
ROSSEL VIEN

HISTOIRE
DE

COEUR DU LAC-SAINT-JEAN



ROSSEL VIEN

HISTOIRE
DE

ROBERVAL

COElTR DU LAC-SAINT-JEAN

EDITION DU CENTENAIRE

PUBLICATIONS DE
LA SOCI~TE HISTORIQUE DU SAGUENAY

No 15



De cet ouvrage la Societe Historique du Saguenay

a fait tirer mille e:xemplaires numerotes, de 1 a
1000, destines ases membres et ases collaborateurs.

Droits reserves.



A Notre-Dame du Lac Saint-Jean

en l'annee mariale 1954.





PREFACE

Monsieur Rossel Vien n'hait qu'un jeune etudiant au Seminaire de
Joliette) quand il s'eprit de l'histoire de Robel'val et s'adressa a In Societe
Historique du Saguenay pour obtenir des renseignements et une methode de
travail. Ie n'ai pas prevu alors et lui-meme n'a pas pense que cera Ie menerait
si tot au role d'historien de sa petite patrie.

La celebration du centenaire de Roberval a ete 1'occasion qui 1'a
determine a l'entreprendre, une periode de liberte a ete la condition favo
rable qui a permis de Ie realiseI'.

Monsieur Vien publie aujourd'hui, sous l'egide de la Societe Historique
du Saguenay, Histoire de Roberval, creur du Lac-Saint-Jean. Il a puise a
loisir dans la documentation de la Societe Historique, il a refu d'elle des
faciIites d'acces a diverses archives, mais l'ouvrage est son ceuvre,. il en a
tout le merite et toute la responsabilite, et a ce titre la Societe Historique du
Saguenay appf(!cie de fafon toute particuliere la collaboration qu'il apporte
a ta serie de ses publications.

Nous sommes heureux de presenter l'ouvrage de M. Rossel Vien.
C'est un livre serieux, documente, riche de de/ails, non seulement sur l'histoire
de Roberval meme, mais aussi sur plus d'une forme d'activite regionale dont
Roberval a ete Ie centre. C'est, en fait, une large tranche de {,histoire des
developpements de Ia region du Lac-Saint-lean.

On y voit batir un coin de pays et realiser ce pMnomene, qui emerveille
meme ceux a qui il est familier, de realiser avec peu de moyens el en peu
de temps 1a transformation de solitudes sauvages en un pays prospere et
organise sur tous les plans. On y voit aussi faction dynamique de nos
batisseurs de pays, la portee et le rayonnement de leurs realisations. Et cela
eclaire sur bien des faits de notre his/oire en dehors de I'activite de Roberval
meme.

L'Histoire de Roberval est un livre qui merite bon accueil et bonne
place dans notre litterature,. c'est une ce.uvre qui fait honneur a son auteur
et ala region du Saguenay.

VICTOR TREMBLAY, pretre,
president de la Societe Historique du Saguenay.





INTRODUCTION

LE LAC SAINT-JEAN

Was there ever such a lake?

T. MORRIS LoNGSTRETH.

Depuis Ie Jesuite Dequen, Ie «premier Fran<;ois l> qui vit Ie lac Saint
Jean, il y a trois siecles, jusqu'au demier voyageur qui l'aper<;oit aujourd'hui
en arrivant sur les hauteurs de Chambord ou d'Hebertville, c'est la meme
exclamation qui jaillit : Ie Lac! Thalassa!

Le Pere Dequen donna l'essentiel de sa description: «Ce lac est si
grand qu'a peine en voit-on les rives; il semble etre d'une figure ronde; ( ... )
II est environne d'un pays plat, termine par de hautes montagnes.» (I)

Un explorateur fran<;ais completa: «Je diray que Ie saint Jean est un
des plus beaux et un des plus grands de tous les lacs qui sont dans Ie domaine
du Roy.» (2)

Apres cela, les visiteurs modemes ont tous repris ces simples rapports.
II y a un siecle, au tout debut de la colonisation de celie contree, un homme
disait: «A la vue de cette vaste nappe d'eau qui se depioie d'une maniere
si soudaine, et que l'imagination se plait a trouver bien plus grande encore,
parce que l'reil n'en aper<;oit pas Ie bout, vous serez saisi de surprise et
d'admiration. Vous croirez un instant etre au bord de la mer. l> (3) Enfin,
cette autre paraphrase date d'un demi-siecle: «Nous qui voyons mainte
nant se derouler sous nos yeux une immense nappe d'eau, entouree de la
plus souriante vegetation, nous redisons avec I'enthousiasme de Christophe
Colomb decouvrant un nouveau monde: «Lac Saint-Jean I Lac Saint
Jean I » (4)

Thalassa! thalassa 1 On n'en finirait pas, courant a travers noms et
dates, de citer ces exclamations repetees. Jamais lac n'a ete tant celebre,
jamais lac ne s'est attire tant de Iouanges.

'" '" '"
A la verite, Ie lac Saint-Jean est Ie plus beau de sa province, qui en

compte une multitude, et peut-etre des neuf autres. A ceux qui Ia connaissent,
il rappelle etrangement Ia M6diterranee. Vaste comme la mer, recueilli dans
un ovale presque parfait, azure et serein comme Ie ciel qu'il touche a l'ho-

NOTE' :-Les chiffres entre parentheses rcnvoient a la fin, p. 353 et suivantes.



La region de Chicoutimi-Lac-Saint-Jean est sans doute la mieux diffe.
renciee de la province sous plus d'un aspect. Son caractere sptkifique de

rizon, mais passant a chaque moment d'une teinte a une autre et du calme
au mouvement, Ie lac Saint-Jean est Ie ceeur des vieilles Laurentides, dont
il ramasse toutes les eaux qui coulent entre la Labrador, la Baie d'Hudson
et la Mauricie. Mais, comme par respect et pour mieux souligner sa douceur,
les montagnes s'ecartent plus ou moins de son lit et ne tressent qu'au loin
leur couronne bleue : cette frange entre Ie lac et les premieres chaines pre
cambriennes, cette immense plate-bande circulaire forme la plaine arable
du lac Saint-Jean, defrichee et habitee au cours du dernier siecle.

Les Indiens l'appelaient Piekouagami: lac aux rivages plats, et le
decouvreur l'appela Saint-Jean parce qu'il portait Ie nom de Jean.

Le lac Saint-Jean est situe a 110 milles au nord de Quebec, (48ierne
parallele et demi et 72ieme meridien vers son centre). Le chem.in de fer
parcourt 189 milles de Quebec a RobervaJ. Sa superEicie est de 432 milles
cam~s. Ses plus grandes dimensions naturelles sont: dans Ie sens de la
longueur (nord-ouest, sud-est), 26.5 milles, dans Ie sens de la lal'geur (nord
est, sud-ouest), 19.5 milles. Sa circonference est d'environ 79 milles.

Le bassin hydrographique dont Ie lac est Ie centre est d'environ 28,600
mllies carn~s (5), l'equivalent du Nouveau-Brunswick. Sur la carte, la riviere
Saguenay dessine, avec son reservoir, Ie lac Saint-Jean, un bras termine par
une main aux longs doigts de fce, dont la realite forme autant de rivieres
tributaires du grand lac. L'arpcnteur Horace Dumais comptait autour du
lac six grandes rivieres, vingt moyennes et une cinquantaine de petites. Les
plus importantes sont: la Grande Pcribonka (290 milles), Ja Mistassini
(160 milles) et J'Ashuapmouchouan (160 milles), qui convergent du versant
nord.

L'altitude normale du lac est de 321 pieds au-dessus du niveau de In
mer. Le pourtour irnmediat, la basse terre, variant de ce niveau a 200 pieds
plus haut, est la zone la plus fertile et la plus peuplee.

La presence inattendue d'un pays arable si bien uniiie autour d'un lac
« marin », au sein du BoucHer canadien, n'a pas interesse seulement les
colonisateurs mais aussi les hommes de science. Et les chercheurs ont si
bien explique la geologie saguenl~enne que Ie vulgaire n'y comprend rien, si ce
n'est peut-etre qu'apres Ie passage d'un gkcier g6~mt qui a forme Ie fiord
Saguenay, comme un bull-dozer de rage atomique, un autre glacier descen
dant du nord, un beau jour, s'est arrete un moment pour se creuser un nid
et y pondre Ie lac Saint-Jean. L'on retient en effet que la glaciation qui a
recouvert tout Ie nord du Canada, il y a plusieurs mUliers de sieeles, rencon
trant une zone rcsistante, une «vicille fosse d'affaissement», a creuse la
cuvette du lac Saint-Jean et depose d'enormes couches d'alluvions. Apres
ou pendant la regression des glaces, toute la region fut envahie par la mer
Champlain, qui recouvrait Ie sud de la province. Cette mer rendit Ie lac
plusieurs fois plus grand qu'il n'est aujourd'hui et imprima a la region sa
texture actuelle d'argile et de sable, en creant «les plus vastes et les plus
belles terrasses de l'Etat du Canada fran~ais », dira Raoul Blanchard (6).
Quant au Saguenay, emissaire du lac Saint-Jean, il existait avant Ie passage
des glaces, mais, comme son canal etroit et taille a pic l'indique, c'est un
fiord, sur ses 60 milles en avaL

**

*

*

*

HISTOIRE DE ROBERVAL12







LE LAC ST-JEAN 13

pays in/erieur s'observe au point de vue humain et historigue comme sous
l'aspect geologique et geographique.

En l'espace d'un siecle elle s'est donne une population qui atteindra
bient6t 250,000 ames. Cette population est etonnamment jeune, de mentalite
et meme d'age, puisgue pres de la moitie ne depassait pas quinze ans en
1951. Population qui accuse une grande vitalite : Chicoutimi, Lac-Saint-Jean
et Roberval sont trois des guatre comtes qui ont Ie taux de natalite Ie plus
eleve de la Province de Quebec (7).

Tout semble possible dans cette region remptie de contrastes. Son
acces difficile ne I'avait si longtemps gardee a l'abri de la civilisation que pour
donner aux defricheurs qui s'en emparerent plus d'avidite et de joie victorieuse
de tous les obstacles. Au dela des 60 milies que Ie fiord Saguenay franchit
entre deux parois abruptes, les terrasses fertiles s'etalent, et a quelques
milles plus haut encore, c'cst un immense pays plat aux lignes douces: la
vallee du lac Saint-Jean. La region a connu un temps de defrichement intense
et d'agriculture, puis, recemment, d'une fa~on plus prestigieuse encore, un
temps industriel. Le « grerrier de la Province de Quebec~, comme disent
les manuels de geographie, est devenu Ie premier producteur de pulpe et de
papier dans Ie monde, puis' a cede ce rang a son electricite et a I'aluminium.

Mais ici on distingue deux regions au sein d'une region unique: la
vallee du Lac Saint-Jean et la partie superieure du Saguenay, en termes de
geographie la «presqu'ile de Chicoutimi». Separees par un seuil, un
barrage rocheux qui delimite Ie bassin du lac Saint-Jean, elles se sont toujours
dislinguees, bien qu'Ctroitement unies. Paysages differents, evolution diffe
rente. La region de Chicoutimi, plus ancienne et plus populeuse, est par
ailleurs, par son etendue et son relief, comme I'antichambre du Lac-Saint
Jean. L'industrie s'est concentree dans la premiere, ou s'enchainent plusieurs
vm.~s qui constituent Ie troisieme secteur urbain de la province (apres
Montreal et Quebec). Le Lac-Saint-Jean est reste essentiellement agricole,
malgre guelgues petits centres dont Ie plus populeux, Alma, qui appartient
d'ailleurs au complexe industriel de la riviere Saguenay, ne depasse pas
10,000 ames. Le Lac-Srrint-Jean consacre 200,000 acres aux grandes cultures,
soit Ie double du comte de Chicoutimi. Dans Ie seul comte de Roberval,
I'industrie lailiere rapporte deux millions par annee. Le comte de Chicoutimi
a une production manufacturiere depassant quatre fois celie du Lac-Saint
Jean (7).

* * *'
Le premier assaut colonisateur fut donne en 1838 par la Societe des

Vingt-et-un, de La Malbaie. Les habitants de la cote de Charlevoix furent
naturellement les premiers et les plus nombreux a «monter 1> au Saguenay
durant les quarante premieres annees de son peuplement, c'est-a-dire jusqu'ii.
la construction du chemin de fer, de 1838 a 1888. Comme la grande histoire
canadienne, I'histoire sagueneenne nous offre, durant cette periode, une
« epopee mystigue », ou la foi et l'action ne font qu'un : la croix d'abord,
la foret ensuite, Ie champ apres.

Avant cela, Ie Royaume du Saguenay etait pour Ie roi, les Indiens
et les trafiquants du rai. Ce mot «Royaume 1> n'est pas une metaphore,
comme on Ie croit souvent. C'etait d'abord l'appeUation des Indiens quand
ils parlaient du territoire du Saguenay et raconlaient a son sujet des mythes
qui circulerent jusqu'a Paris. Surtout, depuis Ie moment ou Ie Roj-Soleil se re
ser~a l'affermage du pays du Saguenay, en 1674, jusqu'a l'epoque de la coloni
satIOn, cette region demeura une possession a part et la traite des fourrures



Ce qu'on appeUe encore Royaume du Saguenay aujourd'hui est ce
pays interieur dont Ie bassin du lac Saint-Jean occupe Ia plus grande partie.
La civilisation penetra sur Ie versant du lac Saint-Jean en 1849-50. A
l'encontre des premiers colons de la region de Chicoutimi, qui comptaient
d'abord sur Ie bois, Ia Societe du cure Hebert etait ouvertement agricole.

En 1849, a Sainte-Anne de la Pocatiere, les cures de huit paroisses des
comtes de L'Islet et de Kamouraska fonde-rent une grande societe de
colonisation, sur des bases solides, humainement et materiellement. L'annee
prccedente, deux autres societcs s'etaient formees dans Ie meme but, a
Baie Saint-Paul et a Saint-Ambroise de Quebec, et avaient echoue. Le chef
de l'entreprise etait l'abM Nicolas de Tolentin Hebert, cure de Kamouraska.
n negocia lui-meme la concession des terres, dirigea ses hommes jusque

se faisait aux « Postes du Roy», puis aux « King's Posts l> apres la cession
du Canada a la couronne rivale. En 1732, Ie sieur Laurent Normandin alla,
au nom du roi, planter des £leurs de lys aux sources des rivieres Metabet
cbouan, Ouiatchouan et Ashuapmouchouan, et dressa la carte du Royawne
du Saguenay, et l'intendant Hocquart, en 1733, proclama de nouveau a la
face du Canada Ie droit exdusif du roi sur ce domaine, tandis qu'on faisait
Ie recensement des Montagnais y lIabitant et des quelques Fran<;ais employes
dans les postes. Tel que d61imit6 alors, Ie Royaume du Saguenay prenait sur
Ia cote nord du Saint-Laurent, depuis l'Ile-aux-Coudres jusqu'a Sept-lies,
et s'etendait indefiniment vers Ie nord, en s'elargissant vers l'ouest jusqu'a ]a
ligne de partage des eaux du lac Saint-Jean.

C'est ainsi que Ie Royallll1e du Saguenay survecut aux deux autres
« royaumes» de la Nouvelle-France, qui etaient ceux de Canada (Quebec)
et d'Hochelaga (Montreal). Le Saguenay des Indiens etait encore plus vaste
que celui explore par Normandin: c'etait tout Ie nord-centre du Quebec, et
Ies deux voies pour y penetrer etaient l'Outaouais et Ie Saguenay. Le nom
de Saguenay fut donne par Jacques Cartier a la riviere ou au fiord que nous
appelons ainsi et que les sauvages appelaient Pitchilaouichez.

Le Royaume du Saguenay preoccupa hautement Cartier, Roberval et
Champlain. Cartier et Roberval tenterent chacun leur tour de monter au
Saguenay par Ia riviere Outaouais. Champlain, lui, prit Ie chemin du fiord,
a Tadoussac, mais il se decouragea: «Terre fort malplaisante ou .ie n'ai
point trouvc une lieue de terre plaine, tant d'un cote que de l'autre... Enfin
ce sont de vrais deserts inhabitnbles d'animaux et d'oiseaux.» (8)

Et Ie Royaume rentra dans son mystere pour deux siecles et demi,
sauf pour les missionnaires et Ies compagnies marchandes du roi. A la porte
du domaine se trouvait Tadoussac, avant-poste de Ia colonie canadienne et
grande « foire d'ete » des sauvages. Laissant dans son ombre cette prehistoire
au cours de Iaquelle Dieu et Mammon se disputerent presque seuls Ie
Royaume sagueneen, on retrouve, vers Ie milieu du XIXieme siecle, des
habitants de Charlevoix et meme de Ia rive sud du Saint-Laurent autour de
rois nouveaux tels que William Price et Peter McLeod, commer<;ants de
bois. La Baie des Hahas et Chicoutimi furent les premiers centres d'activite.
Chicoutimi, vieux poste de traite et de mission, prit vite Ie dessus. Cet
endroit etait un «pied de portage» des sauvages. «Oh! tcheko timi! 
Enfin c'est profond!» disaient les sauvages du lac Saint-Jean qui descen
daient a Tadoussac, d'apres Ie Pere Babel (9) .

HJSTOIRE DE ROBBRVAL
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dans Ie canton Labarre et revint les visiter chaque ete. One premiere equipe
vint travailler a rete 1849, une autre, plus nombreuse, rete suivant, dont
quatorze resterent pour l'biver. Voici comment on decrit l'arrivee de ces
defricheurs en 1850, une page digne de la legende doree :

Le 16 mai, M. Hebert metlait pied a terre a la Grande-Baie avec sa caravane
I'ourvue de tout l'attirail necessaire a un grand chantier: chevaux, vaches, provisions,
planches, madriers, etc. Le 20, it arrivait au portage des Roches, sur Ie lac Kinogomi.
II restait encore cinq lieues et demie a faire pour atteindre la premiere limite du
township Labarre. Outre deux grandes nvieres, une moyenoe et plusieurs ruisseaux
a traverser, Ie terrain partout couvert de bois et brise par des rochers, des valUes et
des marais, offrait des difficultes presque insunnontables. Le transport sur Ie lac
etait bien Ie plus facile. Mais it aura it faBu un moyen steamboat ou une goelette.
On n'avaH que deux petites berges d'une douzaine de pieds de long. La necessite est
ingeoieuse a se tirer d'embarras. On cOfiStruit sur le champ un radeau de 40 pieds
de long sur 20 de large. Au milieu, on met quatre chevaux, deux vaches, 300 botles
de foiu, six quarts de lard, 10 quintaux de farine, 1,500 pIanches, 500 madriers.
Quar8nte hommes sont places tout autour sur les bords pour ramer, 60 voiles sont
tendues, et ron s'eloigne lentement de la rive, apres avoir devotement recite les
litanies de la sainte Vierge. Deux berges placees a I'avant et poussees par huit
bonnes rames accelerent la marche. Vingt-quatre heures apres, Ie precieux radeau
arrivait heureusement a I'autre bout du lac. C'etait Ie 25 maio Les travaux commen
cerent aussiwt et durerent cinq mois. (10)

Hebertville rut un succes, un succes relatif, mais Ie plus franc succes
des debuts du Saguenay. L'organisation etait puissante et raisonnee.

Notre-Dame d'Hebertville etait encore eloignee de huit milles de la
bordure du lac Saint-Jean. Le seu] etablissement que l'on rencontrait au
deJa, sur Je bord meme du lac, etait le petit poste de Metabetchouan:
depot et comptoir de I'Honorable Compagnie de la Baie d'Hudson et petite
chapelle ou les Oblats venaient rencontrer les sauvages.

C'est alors - il y a cent ans aujourd'hui - que naquit Roberval, dont
nous essaierons de retracer ici l'histoire.

•
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Vaus etes fils de canquerants.

LIONEL GROULX (8. Raberval, 1937).





CHAPITRE PREMIER

LES ORIGINES

Ces gens sont d'une race qui ne sail pas mourir.
LoUIS H"6.MON.

La bordure du lac Saint-Jean, au sud-ouest, presente deux pointes bien
marquees: du cole sud, la peninsule de Chambord ou Pointe de la Traverse;
plus haut, la Pointe Bleue, en angle aplati. Entre leurs deux sommets se creuse
une large echancrure, plus precisement une anse dont Ie fond est l'estuaire
de la riviere Ouiatchouan. C'est dans cette anse qu'aUa se loger la premiere
colonie de la basse terre du lac. Eile est comprise aujourd'hui dans Roberval
et une partie dans Chambord.

De toutes les rives du lac, qui ne sont souvent que banes de sable,
c'est une des parties les plus accessibles a la culture, ce qui commence a
expliquer sa priorite historique. Mais la plaine est tres retrecie au sud-ouest,
elle joue entre un et quatre milles de largeur. Sa profondeur la moins
considerable est dans l'Anse, ainsi qu'on appelle ce rang de cinq mllies
deroul6 en forme d'arc depuis la riviere Ouiatchouan jusqu'a la ,ville de
Roberval. Vers cet endroit, l'unique rang de l'Anse se dedouble et se triple
et la paroisse va deboucher, au nord, sur celle de Pointe-Bleue, et vers Ie
nord-ouest, sur Saint-Prime, cette demiere marquant Ie premier jalon de la
grande vallee du nord-ouest du lac Saint-Jean, qui renIerme, jusqu'a Dol
beau, dix paroisses agricoles.

La configuration de Roberval est typiquement regionale : Roberval est
un eventail, un faisceau de terres de valeur tres inegale, inscrit entre I'antique
roche laurentienne et la mer" douce ». L'orientation du canton Roberval,
sud-ouest nord-est, est commandee par l'ecoulement des eaux : c'est a peu
pres la resultante de celles de la riviere Ouiatchouan, au sud, et de la riviere
Ouiatchouanish, qu'il deborde au nord. Un large amphitheatre en pente
douce, une plate-bande battue par les vents du nord-est, arrosee par deux
rivieres et bosselee par quelques monticules rocheux ou « crans l>. La ville
elle-meme etale une dentelle de plus d'un mille de long en bordure du lac,
pres de la riviere Ouia tchouanish.

Sol inegalement fer We, avons-nous dit. Quand on a soustrait, de la pro
fondeur des quatre premiers rangs du canton RobervaJ, les etendues de
roche, de sable et de savane, il reste une langue de terre arable dont la
richesse est generalement en proportion inverse de la distance du lac. Les



20 HISTOIRE DE ROBERVAL

terres basses, essentiellement argileuses, sont parmi les meilleures de la
region. La terre jaune et Ie sable que l'on rencontre en remontant demandent
plus de soins pour donner un rendement valable.

Au moment de son ouverture, Ie canton Roberval et ses environs etaient
bordes de coniferes geants. Le sous-bois couvait l'humidite et nourrissait un
humus compact. U ne fois detriches, ces sols vierges donnalent des recoltes
prodigieuses et leur renommee se repandit comme une trainee de poudre
quand, des paroisses encore a peine formees du bas Saguenay, quelques
colons intrepides s'aventurerent sur ces bords.

Mais, bien avant leur arrivee en 1855, des hommes avaient passe et
vecu a Roberval. D'abord, comme bien 1'0n pense, les Indiens.

* * *
On peut fixer comme centre geograpbique de l'ancienne nation monta·

gnaise Ie lac Saint-Jean, Piekouagami. Les rivieres tributaires, qui ont toutes
couserve leurs noms sauvages, etaient autant de routes dont Piekouagami
etait Ie canefour. Or, les deux grandes arteres du nord-ouest du Royaume du
Saguenay, l'Ashuapmouchouan, qui avait un poste de traite a sa source,
et la Mistassini, fleuve des Mistassins, debouchent un peu plus haut que
Roberval: si Ie Montagnais voyageait en canot il n'avait qu'a doubler une
pointe, la Pointe Bleue, pour viser directement sur Ie poste central de Meta
betchouan, au sud; il depassait alors, a. mi-chemin, l'Ile aux Couleuvres, a
molns d'une lieue en face de Roberval; s'il voyageait par terre, iI passait
sur Ie littoral de Roberval. Aussi, tous les premiers voyageurs de race
blanche des regions mi-16g~ndaires de Chlbougamau, du grand lac Mistassini
et de la Baie d'Hudson, ont, comme les tribus anciennes, frequente la cote
robervaloise.

Les premiers Fran~ais que Roberval a vu ainsi passer - escortes d'une
puissante garde indienne d'ailleurs - sont deux missionnaires jesuites,
Druillette et Dablon, avec Michel de La Valliere, Guillaume Couture, etc.,
qui pousserent jusqu'a. Nekoubau, faute de pouvoir atteindre Ia Baie d'Hud
son, leur but veritable. Les sauvages ne furent pas moins charmes que les
Fran~ais par la beaute du lac Saint-Jean, puisqu'ils voulurent s'y reposer
une semaine. Ce fut l'occasion pour les missionnaires, de baptiser huit de
ces sympathiques Montagnais, dont deux jeunes gar~ons deja instruits
dans la foi chretienne et qui, entrainant leur mere, «lui ont fait venir l'ennui
de demander Ie bapteme ». Ces ceremonies se deroulerent « sur Ie sable»
du lac, ou l'on avait edge une «egJise de feuilles» et d'ecorce. «Je
m'imagine, relate Ie pretre, que les Anges du ciel avaient les yeux colles sur
ce spectacle. » (11) Ce spectacle, s'il n'eut pas lieu sur Ie sable de RobervaI,
eut lieu pas tres loin de la, sur la pointe de Chambord ou la Pointe BIeue,
ce qui revient au meme.

A la suite de ces passants, qu'un deuil obligea de faire une nouvelle
halte de trois jours Sur la riviere Ashuapmouchouan, uniquement «pour
vacquer aux pleurs accoutumes, et aux funerailles », il s'en rencontra
d'autres, dans nos parages, dont il serait incongru de relater ici les exploits :
Ie Pere Albanel et ses compagnons qui. se rendirent, eux, jusqu'a. 13 Baie
d'Hudson en 1672 ; Nicolas Peltier, traiteur dans la contree de Cbibougamau
a cette epoque; en 1732, l'arpenteur Joseph-Laurent Normandin, qui a
remonte sur une longueur de quelques milles la riviere Ouiatchouanish
avec Ie sieur Laganiere ; en 1792, Ie savant naturaliste Andre Michaux,
mais celui-ci n'avait d'yeux que pour la flore. II ecrit dans son journal de
voyage: «Je reconnus Abies balsimea, Pinus abies, P. Larix, Populus





le cure Delage.

Une famEle in dieilne de Pointe-Sieue.
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balsamifera l>, avec Ie meme naturel que saint Paul dans ses post-scriptum:
« Tu salueras Prisca, Aquila et la maison d'Onesiphore. » II mange Vacci
nium corymbrosum, c'est-a-dire des bleuets avec les sauvages, et se contente
de noter que Ie lac « ressemble aune mer par son etendue ». (12)

Le territoire actuel de Roberval etait compris, non sans raison, dans la
« Pointe Bleue ». Cette denomination, qui persista longtemps pour designer
Roberval meme, semble etre aussi ancienne que celle de l'I1e aux Couleuvres.
La Pointe Plate, a Roberval, d'une part, et Saint-Prime, au nord-ouest,
d'autre part, font les deux pieds d'un angle ayant son sommet au village actuel
de Pointe-Bleue. En 1878, l'abbe 'Leon Provancher, Jegardant Ie lointain, de
Saint-Jerome, au sud, ecrit : «Notre-Dame de Roberval se presente comme
une pointe peu elevee, se colorant des reflets des eaux au des vapeurs qu'elles
emettent, ce qui lui a valu son nom vlligaire de Pointe-Bleue. » (13)

Escale naturelle des grandes voies d'eaux de l'ancien Royaume du
Saguenay, qui s'etendait du t1euve Saint-Laurent a la Baie d'Hudson, la
Pointe Bleue presente une longue periode obscure, prehistorique a notre
point de vue. Un des premiers defricbeurs de cette pointe, Damase Hudon,
grand commer!(ant des debuts du Saguenay, y a trouve, au dire de son fils, Ie
juge A.-A. Hudon, tout un arsenal enfoui dans Ie sol: instrument de
guerre, de chasse, de cuisine, ossements humains, qui indiquent l'existence
d'une ville indigene disparue dans les sieeles. Si l'on se rappelle Ie nombre
des sauvages d'autrdois, il n'est pas etonnant que Pointe-Bleue ait ete une
capitale: les Piekouagamiens, c'est-a-dire les Montagnais du lac n'etaient
qu'une des quelque vingt nations que Ie Pere Albanel dit avoir vues rassem
blees a Metabetchouan. Mais la petite riviere qui surgit derriere Pointe
Bleue et qu'on appelle Riviere aux Iroquois nous rappelle aussi que cette
farouche nation des Grands Lacs pourchassait les Montagnais jusque dans
leur pays. Et la guerre fut l'une des causes de la decroissance constante
des Indiens du Saguenay.

A l'epoque de la fondation de Roberval, les survivants de cette grande
nation n'etaient que « de pauvres debris des anciennes triblls », sans « sejour
fixe », qui revenaient par habitude echanger leur chasse a Metabetchouan,
Chicoutimi et SUr la Cote Nord. (14) Le premier arpenteur de la reserve de
Pointe-Bleue n'y trouva que deux ou trois metis, cependant qu'on y voyait les
restes de la maison au Paschal Tache, seigneur de Kamouraska, avait tenu un
comptoir de traite pour la Compagnie de la Baie d'Hudson.

En 1850, Ie gouvernement crea les reserves indiennes. Ce n'est que six
ans plus tard que Pointe-Bleue ou le canton Ouiatchouan fut attitre comme
terdtoire des Montagnais du Lac-Saint-Jean, Metabetchouan demeurant leur
paste de traite jusqu'en 1880 et leur mission jusqu'en 1877. Pointe-Bleue
resta une petite « reduction» des sauvages du lac comme Betsiamites pour
ceux de la Cote Nord. Au milieu du sieele demier, ces sauvages parcouraient
encore Ie pays et foulaient librement Ie sol de Roberval. Ce sont eux qui y
amenerent les premiers blancs.

*
OU devons-nous chercher ces premiers visages-pales? Quel est l'endroit

de Roberval qui a re!(u ses premiers citoyens? Un peu de reflexion donne
la n~ponse : aux embouchures des rivieres.

Des trois elements qui commandent la marcbe du peuplement du
Saguenay: l'eau, Ie bois, la terre, l'eau est Ie premier. En plus de rendre
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possibles les communications et de fournir une importante source d'alimen
tation, les cours d'eau font toumer les moulins. Or, l'exploitation du bois
par les moulins a scie et la fabrication de la farine par les meuneries resu
ment l'epoque primitive du Saguenay. La vie economique - si tant est
qu'on peut en parler - evoluait autour des fameux chantiers des Price et
des non moins fameux moulins ,'E farine, en ce temps ou les « pitons» de la
Compagnie et Ie grain des habitants etaient la monnaie courante. Aussi, c'est
sans etonnement qu'on trouve dans Ie bel opuscule de l'abbe Francois Pilote,
Le Saguenay en 1851, que la chcrte des places de moulins est un obstacle
a la colonisation. L'embouchure d'une riviere, voila la premiere place con
voitee, et ces sites etaient tous occupes ou achetes bien avant la fixation
de la population. C'est donc aux bouches de nos deux rivieres jumeUes,
Ouiatchouan et Ouiatchouanish, qu'on doit chercher les premiers residants
de Roberval. Arretons-nous sur ces deux cours d'eau.

Ouiatchouan: ces deux syllabes sauvages ressemblent aune exclamation
lancee devant Ie precipice de Val Jalbert, d'ou. s'eleve perpetuellement une
vapeur blanche apercue jusque de I'extrcmite opposee du lac. Cette chute
phenomenale, qui va perdre ses eaux dans Ie lac a un demi-mille plus bas,
a attire l'attention des geologues, des industriels... et des poetes.

La riviere elle-meme origine a 68 milles vers Ie sud et forme, en des
cendant, Ie lac des Commissaires et Ie lac Bouchette. C'est precisement
I'arpenteur Bouchette qui a donne a la chute 236 pieds de hauteur. Si Ie
sens qu'on donne ordinairement au mot « Ouiatchouan », VOis-lu fa chute?
n'est pas certain, ce sens est, de toutes faeons, descriptif, et peut se rendre
par les mots: cascade, tourbillon, f10ts brillants, jaillissement. Ce precipice
est caracteristique de l'affaissement geologique qui a produit Ie creux du
lac.

De m<~moire tres ancienne, Ie degorgement de la Ouiatchouan etait
un lieu de peche. L'arpenteur du roi, Normandin, nous apprend en 1732,
plus d'un siecle avant l'ouverture du Saguenay, que les Francais l'appellent
« grande riviere a la peche». ou «rivihe a la grande peche». Plus pres
de nous, en 1828, le denomme Joseph Bouchette Ie Jeune rencherit: «On
prend maintenant une grande quantite de poissons a l'embouchure de la
riviere Ouiatchouan, qui paralt ctre I'endroit Ie plus propice pour tendre
les filets, et ou Ie poisson se trouve en plus grande abondance qu'en aucune
autre partie du lac. On Ie sale et on l'embarille pour Ie commerce.» (15)
Plus pres encore, ]'annee de l'arpentage du canton Roberval (1857), il est
fait mention d'un ancien defrichement et de son proprietaire, Lafleche.
Enfin, d'autres rapports mentionnent que les sauvages y faisaient leurs
provisions de poisson blanc a l'automne et que les employes du poste de
Metabetchouan y pechaient la ouananiche. L'estuaire de la Ouiatchouan a
done ete frequente tres tot par les pecheurs, attires en meme temps par la
cataracte de la montagne. Si bien qu'il est impossible de dire si, parmi les
voyageurs de Charlevoix et les employes des postes du roi, il ne s'en est pas
trouve pour habiter ces Heux vers 1825 OU avant, puisque Bouchette y trouve
une veritable industrie de poisson en 1828.

Quant a Ouiatchouanish, avec son «ish» diminutif, eUe fut moins
heureuse que Ouiatchouan. Parallelement a la denomination des Indiens,
les Francais l'appelaient «riviere a la petite peche» ou «petite riviere a
la peche». Elle est longue d'environ quarante milles, sinueuse et barree
d'mnombrables petits rapides. Lorsqu'elle faisait encore partie du Domaine
du rai de France, Normandin, qui avait explore Ouiatchouan, n'en fit pas



autant pour Ouiatchouanish. «Ne pouvant monter en canot », il partit a
pied et rebroussa chemin aux environs du «Quatre». «Cette petite riviere
n'est rien », dit-il. Et il ajouta : «Nous avons pris une quantite prodigieuse
de poissons au pied de son rapide, mais ce ne sont que des Aouetouches
qui ne sont bons a manger que lorsqu'on n'a rien autre chose.» (16) Mais
a quelque chose malheur est bon, car ces rapides et ces detours feront
naJ:tre des moulins sur la Ouiatcbouanish, comme on Ie verra.

Entre Ouiatchouan et Ouialchouanish, ia ligne droite mesure six
mllies. C'est aux abords de ces deux rivieres, entre les deux et un peu au
dela, que se fixerent les premiers colons de Roberval. La Ouiatchouan servit
de limite plus tard entre ies paroisses de Roberval et de Chambord.
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'*
Avant eux, parmi les solitaires devanciers de la civilisation dont il est

temps de parler, ron connait un Canadien, Jacob Duchesne, un Ecossais,
James Robertson, et un Alsacien, Joseph Eschemback. Ce sont, avant tout,
des «habitants du lac Saint-Jean », comme disent Jes vieux registres, car
leur «paroisse» s'etend jusqu'a la Baie d'Hudson.

Jacob Duchesne etait ne et s'etait marie a La Malbaie. n fut parmi les
premiers de Charlevoix a s'embarquer pour Ie Saguenay. A l'epoque des
Vingt-et-un, Jacob etait classe sous I'etiquette « gens libres » par Ie mis
sionnaire en visite a Metabetchouan. n avait alars huit jeunes enfants. De
Chicoutimi a Metabetchouan et de Metabetchouan a Roberval, il pratiqua
tous les metiers alars possibles: commis de la Compagnie Hudson's Bay,
chasseur, defricheur et cultivateur. C'cst vers 1848 que Jacob se transporta
a Roberval, a la bouche de la riviere Ouiatchouanish, du cote sud. n con
naissait bien Ie pays, et sans doute, se sentant vieillir, ce terrien de viellie
souche songeait a l'avenir que donneraient it ses fils les premieres terres
d'une paroisse future. De fait, ses trois fils avaient trois lots lors de la
premiere distribution des terres en 1857. Et Jacob avait cede ses etablisse
ments a un jeune colon, Thomas Jamme, qui vouiait y batir des moulins,
mais on n'ctait pas rigoureux en affaires : d'apres Ie contrat passe en 1855,
l'immeuble comprenait, en plus des batisses, un terrain de «environ 6
arpents de profondeur », Ie long de ]a riviere, «sans garantie de mesure »,
et apres que Jacob fut bien fourni de planches durant dix ans en guise
de paiement, il s'eteignit en 1867, age de 79 ans, «environ l>, precise Ie
registre. Heureux marcM, qui permettra a J amme d'installer deux moulins
des son arrivee.

Le second visage-pale que ]a Compagnie de Ia Baie d'Hudson deposa
a Robervai etait un excellent Ecossais, James Robertson, expatrie avec son
pere alars qu'il etait encore tres jeune homme. II etait dans la politique de
I'Honorable Compagnie d'embaucher ainsi de jeunes recrues pour les rompre
plus facilement a]a vie et a la langue des sauvages. Elle ne fut point trompee
avec Robertson, qui aHa jusqu'a epouser une metisse et a se convertir au
catholicisme. La femme qu'il e]ut, en effet, Veronique Vcrreault, etait plus
montagnaise que canadienne. Prisque Verreault, son pere, etait, lui aussi,
employe de la Compagnie. Les Verreault et les Robertson vecurent toujours
ensemble.

Les Robertson arriverent tres tot a RobervaJ (17). Lorsque nous les
y retrouvons avec les premiers Canadiens, en 1857, ils sont etablis pres
de la petite baie que fait Ie ruisseau Ouananiche en se jetant dans Ie lac,
a quelques arpents de la riviere Ouiatchouan. TIs ont commence a cultiver
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cette terre, a 1a limite sud du canton Roberval, Ie lot 37, ainsi que Ie lot
contigu dans Ie canton Clwrlevoix. James Robertson lui-meme, qu'on appe
lait «Jim Robinson')) ou «Robinson », finit par ne plus se distinguer des
habitants de Notre-Dame du Lac. Cultivateur, pere de famille nombreuse,
il franchit la derniere etape de cette civilisation en emhrassant, avant de
mourir, la religion que sa fal11ille pratiquait deja. Cette histoire avait
commence en 1855, 10rsque Ie pionnier Chrysost6me Boivin, avant d'avoir
logis, aUa demeurer chez Robertson. La femme de Chrysost6me, Josephte
Tremblay, n'uimait pas voir leur bienfaiteur demeurer dans la confession
protcstante, II advint que « Jim)) tomha malade et qu'i1 resta de longs mois
au lit, Le cure Girard en profita pour l'amener a la Eoi avec la femme de
Chrysostome comme catechiste. II re~ut son abjuration Ie 14 mars 1865.
Le cure se posa lui-meme comme parrain, et la marraine, c'etait, naturelle
ment, Josephte. Quatre jours apres, Messire Girard faisait les funerailles de
son fillenl de cinquante ans. Sa femme, Veronique, mariee a quinze ans,
Lui avait donne beaucoup d'enfants, mais plusieurs etaient morts en tres
jeune age, en quoi elle n'l~tait pas plus une squaw que les meres cana
diennes, qui perdaient souvent leurs enfants faute de soins (18). Lors de
la sepulture massive que Ie premier COle efEectua en arrivant a Roberval,
avec les benedictions de l'Eglise, Jeunes Robertson foumissait, pour sa part,
trois enfants au peuplcment du nouveau cimetiere.

Les Verreault 6t~ient une de ces familles canadiennes voyageuses que
des alliances sauvagcs repetees n'arrivaient pas a reduire. La vie de Prisque
Verreault est une r6edition de celie de son pere, Fran~ois: cornmis aux
postes du roi, coureur de bois, explorateur. II etait ne a Chicoutimi, avait
travaille au poste d'Ashuapmouchouan et a celui de Metabetchouan, et,
en 1849, il s'inscrit parmi les premiers Robervalois en achetant par-devant
notaire une terre au Lac-Saint-Jcan. Mais ce titre ne signifie pas grand'chose.
Ce qui est certain, c'est que Prisque Verreault et « Jim ), son gendre, ont
reside ensemble et possede ensemble les lots 36 et 37, a la Limite du canton
Roberval (19).

C'est faire beaucoup d'honneur a Prisque VerreauIt que de Ie compter
comme colon. Malgre la superiorite de ses connaissances et de ses mreurs,
les impitoyables recensements Ie qualifient de « sauvage errant :p. Sa farnille
se perpetua a RobervaJ et dans la region grace ases deux fils aln<~s, Edouard,
marie a nne Indienne, et Joseph, deux fois marie a des Indiennes, peres de
vingt-cinq enfants.

n reste un quatrieme squatter, Joseph Eschemback, dont la vie solitaire
a Roberval plonge dans les tenebres de !'inconnu. Les variantes de son nom
laissent toute fantaisie a 1'imilgination: «Joseph Eschamback l> d'apres les
registres de Notre-Dame.A.illeurs ; Etchenback, Atchenback, Platchinback,
Shalback, Shaunback, Shamback, Jamback, Gamhack, Haijamback, Hencben
burg, Hinchenburg, Archirnbert, Lebasque, Tenback, Micmac, Back... Quel
est ce personnage que l'histoire entoure d'une teUe Litanie?

Joseph, que nous appellerons Eschemback, etait un Alsacien d'origine
allemande. Comme Duchesne, il avait sejoume d'abord a Chicoutimi et a
Metabetchouan, Lors d'un accident ou il avait failli se noyer, une Indienne
lui avait sauve la vie avec son chien, laquelle devint sa femme: Anasthasie
Castibot de son nom, la « Stache ») de son SU100m. Sans enfant, cette Monta
gnaise etait aussi bonne a ]a chasse que lui sur Ie violon. Elle eut sans
doute aendurer de lui des scenes de coleres, car il etait prompt et energique,
mais eUe se consolait avec son vilillant chien et son fusil, qui conserve vingt
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el une coches en souvenir des vingl el un ours qu'elle a lues. La coulee qui
prend plus bas Ie nom de ruisseau Ouananiche ou ruisseau de la Saumonerie
garde aussi Ie souvenir de ses exploits, puisqu'on l'appelle encore la ¢ riviere
La Stache. )

Ce couple original demeurail precisement dans l'Anse, sur Ie lot 24,
tout pres de l'endroit ou s'eleva la premiere chapelle. Eschemback etait soi
disant cuJtivateur el chasseur. n vendit une portion de ce lot a son voisin,
Ambroise Jamme, et Ie reste a Euloge Menard en 1865. Ii fin it par passer
lui-meme SOllS la tutelle de Menard et ne deceda qu'en 1882, age de 9 I ans.

Voila les premieres gens etablies a Roberval. C'est a Jacob Duchesne
et a James Robertson que l'on doit les premiers travaux dans le canton.
Quant a Prisque Verreault et Joseph Eschemback, ces trappeurs n'ont guere
laisse de trace. On ne saurail, sans grande reserve, donner Ie titre de colon
a ces deux aventuriers, ill meme aux deux premiers, car on ne sait a queUe
date precise ils ont coupe les relations avec la Hudson's Bay. Sans la venue
des autres pionniers, il aurait fallu bien des Jacob et des Joseph pour aper
cevoir la terre promise.

* * :to
L'histoire de Roberval commence veritablement en 18'55, avec I'arrivee

des Jamme, des Boivin et des Thibeault.

En 1854, a la Baie des Hahas, les chantiers de bois eUl'ent un ralenti.
Par ailleurs, depuis 1851, on avait commence la coupe au lac Saint-Jean,
pour Ie moulin de Chicoutimi. L'abattage se fit d'abord, naturellement, dans
la region des Decharges. One glissoire fut construite a cette epoque sur
la Petite Decharge, qui donna naissance a la paroisse d'Alma. Bienlat les
billes se mirent a flotter Sur Ie lac Saint-Jean lui-meme. Le chemin Keno
gami, menant a Hebertville, canaJisait les exploitations vers la rive sud et
ouest. Les travaux de la Petite Decharge n'etaient pas finis que Price cons
truisait un bateau a vapeur au port naturel de Metabetchouan pou.r remor
quer Ie bois jusqu'au premier endroit. Voila une des causes de l'occupation
rapide de Roberval. On travaille au bois durant une ou deux saisons, puis
on prend une terre la saison suivante.

Cependant les pionniers de Roberval etaient d'abord des terriens, des
habitants. S'ils se sont transplantes au Saguenay, venus des vieux bords du
Saint-Laurent, c'est que la terre n'etail plus assez grande la-bas. En 1855,
quand Roberval s'est fonde, it n'y avait pas encore cinq paroisses d'orga
nisees au Saguenay, Et voila que tout un bloc de la paroisse du Grand
Brille, qui n'avait que quelques annees d'existence, se detache et va rouler
sur Ie rivage du lac Saint-Jean. Au dela du Grand-Brule, il y avail H€bert
ville. C'etait la paroisse la plus avancee au nord. Mais, pour recommencer
sur du plus neuf encore, ceux-ci poussent a trente milles plus loin qu'H€bert
ville. n n'y a pas a s'y tromper, ce sont des Samuel Chapdelaine avant la
leltre.

La riviere Ouialchouan fut Ie site choisi par les deux premiers colons :
Chrysostome Boivin et Prime Thibeault. lis arriverent avec leurs familles
aux premiers jours d'avril 1855 (20). Au debut d'avril, la glace est encore
solide sur Ie lac. Boivin avait avec lui ses deux jeunes gan;ons, dont les ages
additionnes faisaient a peine vingt ans. n aHa demeurer chez James Robert
son, comme on l'a vu. Boivin et Thibeault se trouvaient dans Ie canton
Charlevoix, Sur la rive gauche de la Ouiatchouan, dans Ie territoire du
Roberval actuel.
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Le premier ete fut une mise a l'epreuve. Chrysostome put faire un
premier ensemencement: quelques minots d'orge et de patates. Son com
pagnon, Prime, serna des pois et du ble. Les recoltes devaient servir a 1a
consommation immediate. L'orge fut pilee et «servit a faire de la galette,
avec des ceufs de poisson comme Ievure l>. Mais, jusqu'a l'automne, on se
nourrit principalement de chasse et de peche.

Thibeault et Boivin ctaicnt beaux-frcres, ayant epouse deux sceurs.
Originaires de Charlevoix, ils avaient passe un laps de temps a Grande-Baie,
comme la plupart des pionniers de Roberval, quand ce n'etait pas aussi
au Grand-Brule (Laterriere). L'endroit etait on ne peut plus propice a des
squatters isoles. Le poisson abondait dans les remous de la riviere et Ie
foin sauvage croissait aux abords pour subvenir aux premiers besoins des
animaux. La premiere rccolte rapporta au dela de leurs esperances. I1s ne
rurent pas longtemps seu1s a 1a Ouiatchouan. Les premiers colons de
Roberval (et de Chambord) s'etaient ligues. C'etaient tous des parents et
des amis, qui se rencontraient a Saint-Alexis de Grande-Baie et au Grand
Brule. Leur societe, pour n'etre pas nominaJe, n'en etait pas moins reelle.

Avant meme l'arrivee de Chrysost6me Boivin et de Prime Thibeault,
a la riviere Ouiatchouan, Celestin Boivin etait venu explorer avec son gendre
Thomas Jamme (21). TIs etaient retoumes convaincus: toute la tribu se
transporterait la, comme les enfants de Jacob sortant d'Egypte. TIs s'etaient
reserve des terres : Thomas Jamme a 1a riviere Ouiatchouanish, les autres
dans l'Anse. A l'automne 1855, Celestin Boivin elevait sa maison et Thomas
Jarnme posait les assises de ses moulins (22).

Les deux Boivin, issus de la merne souche, venaient de Baie Saint
Paul. Chrysostome avah se.ioume d'abord a la Baie des Rahas, ou quatre
enfants lui etaient nes, et Celestin, a Riviere-du-Moulin et au Grand-BrUle.
Chrysostome amena ses deux freres a Roberval : Denis, qui y prit un lot,
mais s'etablit a Metabetchouan, et Jean, qui manqua de courage et repartit.

Thomas et Ambroise Jamme appartenaient eux aussi a une famille de
conquerants. Sans nous attarder dans les antecedents genealogiques, il faut
rappeler Ie noble titre que l'ancetre, Jean Jamme, avait attache a son nom.
Alphonse Desilets en rapporte Ie fait a la suite d'Emest Gagnon:

«C'etait au soir du 13 septembre 1759. La bataille des plaines
d'Abraham sonnait Ie dernier ,glas de la liberte fran(faise au Canada. Le
Marquis de Montcalm, morteHement blesse, avait ete porte par un jeune
offider d'ordonnance dans une maison voisine du couvent des Ursulines.
Le vainqueur de Carillon avait demande qu'on 1e laissat seul avec Dieu.
Mais auparavant il appela son ordonnance qui pleurait ases cotes et lui dit :
« Je n'ai pas de parents ici, mais tes soins pour moi ont ete ceux d'un fils. »
Puis, lui tendant sa montre, Ie general dit au soldat: «Prends cet objet
qui m'etait cher ; il te rappeUera que ton general a ete content de toi jusqu'a
son dernier soupir. »

«Et Ie brave offider s'appelait Jean Jamme », et garda Ie nom de
BeUegarde (23).

Jean Jamme dit Bellegarde prit femme a Quebec, deux aDS apres la
bataille des Plaines d'Abraham, puis s'etablit a Saint-Jean de rile d'Orleans,
ou naquit Ie second Jean; Ie troisieme Jean demeura a Uvis et c'est de la
que partirent pour Ie Saguenay deux de ses onze enfants, Thomas et
Ambroise. lIs epouserent les deux sceurs, Leocadie et Zoe Boivin. En 1855,
Thomas Jamme etait marie depuis 10 ans et Ambroise, depuis 5 am.
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La riviere Ouiatchouanish va devenir alors la « riviere a Thomas
Jamme ll. Celui-ci avait achete, Ie 10 mars 1855, en l'etude du notaire
Ovide Bosse, a Chicoutimi, Ie petit domaine de Jacob Duchesne, ~u'il

connaissait, sur la rive droite de Ia riviere, specifiee «place de moulm .. ,
avec Ie dessein exprime d'y eriger un mourin a scie. Cet achat etait fait
en echange de «350 planches» 3 seier chaque annee par l'acquereur,
« pendant 10 ans a compter de cette date, bien entendu que Ie dit vendeur
fournira Ie bois, Ie rendra au moulin et se conformera aux usages ll. L'em
placement avait un arpent et demi de largeur et s'etendait en profondem
jusqu'au «premier coude ou detour de la dite Riviere Ouiatchouanish, 13
ou elle prend les eaux mortes ». Thomas Jamme realisait une aubaine : pour
quelques centaines de planches, une maison et les communs, un jardin, un
port sur Ie lac et un site de moulins. Deux ans apres, les moulins tour
naient et sa terre s'etait agrandie de 400 acres.

La scierie - oh! ce n'etait pas un geant de moulin comme ceux de
McLeod et de Price a Chicoutimi, qui chargeaient des transatlantiques 
la scierie s'elevait un peu en aval du chemin de fer actuel, et Ie moulin a
ble, deux fcis plus bas, assis sur Ie roc bordant l'ang1e de la riviere et du lac.
L'eau de la riviere etait retenue par un barrage et debouchait sur deux
conduits, l'un allant a la scierie, l'autre, beaucoup plus long, jusqu'au
moulin a farine. Thomas Jamme deploya une energie peu commune
en mettant sur pied ces deux moulins en si peu de temps. Le pays etait
encore sauvage, un voyage a Chicoutimi ou a la Baie representait une
semaine a la rame et au portage. Les meules etaient de fabrication locale;
elles furent peut-etre prises a Saint-Alphonse (Bagotville), ou une carriere
de pierre meuliere avait deja foumi les leurs aux meuneries de Laterriere
et d'HebertviIle.

Le pionnier avait requis les soins de F:rederic Bolduc, un vieux meunier
de metier double d'un original. Ancien capitaine de milice, maitre-meunier
et menuisier, Ie pere Frederic pratiquait alors au moulin de Ia chute des
Aulnuets, a Hebertville. Il etait adroit, instruit et spirituel. Jamme employa
un de ses fils comme meunier, un peu plus tard, Theodule Bolduc, dont la
famille habita Ie second etage du mOUlin, avec Frederic lui-meme, qui
portait les titres d'ecuier, juge de paix et menuisier.

Le grand avantage que presentait des ses debuts la colonie de
Roberval, de mettre a la portee des colons la transformation de leur bois
et de leur grain, contribua a son peuplement rapide. L'arpenteur Wallace,
commis pour inventorier Ie canton, fit cette breve remarque au sujet de
Thomas Jamme: «un Canadien fran<;ais entreprenant 1>, dont les deux
moulins ont ete « Ie noyau de l'etablissement';$ (the nucleus of the settlement
in this township). II faut done voir en Thomas Jamme Ie pourvoyeur materiel
de la colonie, tandis que son beau-pere, Celestin Boivin, en etait un peu
Ie chef moral.

Apres les Thibeault, les Jamme et les Boivin, de nouveaux contingents
se transporterent a la Ouiatchouan et dans l'Anse. Notons qu'a l'automne
1855, it y avait une cinquantaine de bficherons au Lac-Saint-Jean. Sous
Ie bucheron d'hiver il y a un semeur du printemps. Si ron songe aux diffi
cultes auxquelles s'exposaient surtout les femmes et les enfants, c'est 3 une
veritable course a la terre qu'on assiste. Hebertville avait ete I'ceuvre d'une
societe organisee, a meme de vieilIes paroisses a raise, avec des moyens
preetablis et des chefs a sa tete. A Roberval, rien de cela : les detricheurs
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prennent eux-memes l'initiative de s'exiler en terra incognita en Iaissant
derriere eux des terres a peine entamees.

* * *
Les colons de Roberval r~urent la premiere visite du mlsslOnnaire en

fevrier 1856. C'etait Ie pretre Ie plus proche, l'abbe Alphonse Casgrain,
premier cure de Laterriere (il n'y en avait pas encore a H~bertville). Ce
bon cure etait bien humain, un peu bonhomme et d'humeur gaie. li etait
l'homme de la situation. «A la gelee en hiver - a la pluie en ete - au
pain d'orge, au lard» (24), it avoue a un confrere de Quebec qu'il s'ennuie
de rire. «Eh! Seigneur, s'il n'y a pas de ciel pour les joyeux chretiens, j'y
renonce, car il faut que je rie ou que je trepasse dans nos souches.» (25)
li avait a sa charge les missions du Lac-Saint-Jean : Hebertville, qu'il orga
nisa comme paroisse (1855-57), Ie petit poste de la Compagnie de la
Baie d'Hudson a M6tabetchouan, et Ia «Pointe Bleue du Lac Saint-Jean»
(Roberval). Apres sa tournee d'hiver, en 1856, il revint enchante. «Assure
ment, i1 y a beaucoup de consolation a visiter les localites, qui, quoique
bien eloignees, et peu souvent visitees par leur missionnaire, montrent
beaucoup de piete.» (26)

A Roberval, « il y a deja plusieurs familJes canadiennes, ecrit-il ( ... ).
D'autres Canadiens partent au printemps pour aller s'y fixer» (27). C'etaient
en partie de ses propres paroissiens du Grand-Brule. On lui avait apporte
a baptiser cinq enfants nes au cours des derniers mois et appartenant res
pectivement a Thomas Jamme, Ambroise Jamme, Chrysostome Boivin,
Prime Thibeault et James Robertson. C'etaient tous des gar~ons, dont l'ame
etait celui de Thibeault, Joseph (ou Jose), ne Ie 6 aout 1855 (28). Pas
encore de morts, mais, en chretiens vigilants, ils en prevoyaient: ils sou
haitaient un cimetiere ainsi qu'une chapelle. lis «m'ont demande la per
mission d'y bfitir une petite chapelle a leurs propres frais, d'y faire un
petit cirnetil~;re pour leurs morts qu'ils ne veulent pas exposer en plein
champ. » Les sauvages de l'endroit enterraient ainsi les leurs. Le missionnaire
trouva la proposition opportune, «VU que cette partie prend de l'accroisse
ment» (29), et il transmit leur supplique a Quebec.

L'abbe Casgrain ne devait revenir a Roberval que l'hiver suivant. A
I'automne 1856, il ne depassa pas Metabetchouan. On ne sait pas quel
moyen il prit pour confesser les sauvages, qui n'aimaient pas faire passer
leurs peches par un interprete (car l'abbe Casgrain ne connaissait pas leur
langue). Informe de la visite du missionnaire au poste, un colon de
Roberval, Israel Boivin, fils de Celestin, decida d'aller y faire baptiser son
nouveau-ne. La mere portait elle-meme son bebe, assise au milieu du canot
avec Ia marraine, Ie pere avironnait a l'arrjere et Ie parrain, qui n'etait autre
que l'onde Thomas Jamme, a l'avant. C'etait Ie 7 octobre 1856. Durant Ie
voyage de retour, un vent se leve et met Ie lac en furie: impossible de
doubler la Pointe de la Traverse. La petite troupe s'accroupit sur la pointe
pour y passer la nuit. Le canot renverse sert d'abri. Ces braves chretiens
etaient sans doute les premiers Robervalois a attendre a la belle etoile
que Ie calme se fit pour traverser chez eux.

Le cure Casgrain revint a Roberval vers la fin de l'hiver 1857, alors
que les froids rigoureux sont passes et la glace encore solide. Le nombre
de ses ouailles augmentait dans cette mission et il leur pressait d'avoir une
chapelle. Voici plutot l'eloquente lettre qu'il ecrivit aMgr C.-F. Baillargeon,
eveque administrateur de Quebec:
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L'ete suivant, Messire Casgrain aurait voulu alier encore a Roberval
et convenir des dernieres dispositions aprendre pour Ia construction de cette
chapelle. Mais il avait la jaunisse et, dit-il, «c'est a peine si je puis dire la
messe Ie dimanche l) (32). Quant a sa mission d'Hebertville, eUe aliait
bientot recevoir un pretre. II suggera lui-meme a I'eveche de Quebec l'abbe
Joseph Hudon, en ajoutant: «Les bons vieux n'aiment pas ces pays Ioin
tains ; mais de jeunes Ievites sauront deployer leur zete dans les bois de nos
sauvages. » (33) Et l'abbe Hudon fut designe cornme premier cure d'Hebert
ville, et, par Ie fait meme, missionnaire du poste de Metabetchouan et de
la Pointe Bleue.

En attendant, c'est une mission gouvernementale qui va visiter Ro
berval: Alexandre Wallace fut envoye par Ie Bureau des Terres de la Cou
ronne, Ie 17 juin 1857, pour arpenter deux nouveaux cantons sur la rive
ouest du lac Saint-Jean: Roberval et Ouiatchouan. Le canton avoisinant
au sud, Charlevoix, avait ete arpente ou delimite une premiere fois en 1853.
Au Bureau des Terres, a Toronto, on n'avait pas prevu que les defricheurs
auraient saute a Roberval avant de peupler les cantons moins eloignes. En
1857, on dressa donc toute une couronne de cantons autour du lac, a
partir de la riviere Ouiatchouan, alors limite du canton Charlevoix. De
ces onze cantons prevus, il y en avait trois a l'ouest, entre la Ouiatchouan et
l'Ashuapmouchouan. TIs se nommaient, sur la carte: Ouiatchouan, Rober
val, Ashuapmouchouan.

Entre les deux noms sauvages, qui etaient ceux des rivieres affluentes,
on avait songe a placer quelque nom historique du Royaume du Sague
nay... Le roi Fran90is ler, au XVlieme siecJe, n'avait-il pas confie a son
premier representant, Jean-Fran90is de 1a Rocque de Roberval, la mission de
penetrer au Saguenay? On sait Ie reste : Roberval pdt la riviere Outaouais
pour se rendre dans ce grand «Royaume» nordique, mais, par on ne sait
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Monseigneur,

Comme j'avais prevenu votre Grandeur, j'envoie avec cette note explieative
Ie plan du littoral de la partie du lae St-Jean mainlenant occupee par quelques habitants
dont Ie desir de posseder au milieu d'eux une chapelle, vous a deja ete signifie de
vive voix par leur missionnaire. Dans Ie sens de Ia longueur, il y a plus que pour une
paroisse. L'opinion de M. P. Tremblay (30), I'arpenteur employe par Ie Gonvememenl
acLuellement, est que I'espacc compris enlre la pointc BJeue et la riviere Ouialshuan
devra etre plut6t propre a s'etablir que tout autre lieu, du moins plus rapidement,
vu que les terres y sont meilleures; d'ailleurs les gens qui s'y transportent aujour
d'hui confirment en faveur de cette opinion, je croirais de preference que les environs
du Bassin de la riviere Ouiatshuanish seraien! plus convenahles et plus propres a
faciliter I'acces a leur chapelle a lous egalemcnt que toute autre place.

Les habitations qui existent actuellement sont designees, sans compter celles
de plus de 10 habitants qui partent au printemps. Le proprietaire du terrain avoisi
nan! Ie Bassin (31) donnerait, je Ie sais, tout Ie terrain necessaire pour chapelle,
cimetiere, presbytere et ses dependances et en sus du terrain pour Ie cure futur, Ie
tout gratis, sacrifiant sans remuneration Ie travail qu'il a deja fait.

S'il vous plait, Monseigneur, de donner aces enfants eloignes cette consolation.
Un temple, avec ses quelques objets de devotion, un cimetiere p01:lr assurer une
demeure paisible a leurs proches, c'est Ie desir de vas suppliants, esperant par ce
moyen, adoucir l'amer!ume de leur exiJ, et arnoindrir I'etat penible de cette privation
presque totale de la presence de leur missionnaire.

II m'a ete impossible d'ecrire les signatures de ces habitants, d'ailleurs, un seul
sail signer, mais ce sont leurs vceux exprimes par ces termes.

Daignez, Monseigneur, (etc.) ...
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queUe nouvelle opposition du sort, l'expedition echoua, et ce, apres un
mver des plus tristes pour Ie malheureux vice-roi. Dans l'imagination du
Sieur de Roberval et de ses compatriotes, Ie Royaume du Saguenay etait
ruisselant de mines d'or et de cuivre et habite de gens civilises. Roberval
retourna en sa douce France apres avoir tout perdu, du moins il aura
laisse ici son nom.

« Ouiatchouan» designait d'abord tout Ie littoral sud-ouest du lac, et
la reserve indienne de Pointe-Bleue, creee en 1856, portait ce nom. La
nomenclature de ces territoires fut fixee l'annee suivante ; ]e canton Charle
voix fut prolonge au nord de la riviere Ouiatchouan, Ie nom de Ouiatchouan
fut reporte au canton de la reserve, plus haut, et «Roberval », ramene
entre ce canton et Ie canton Charlevoix (34).

Excellent serviteur de Sa Majeste, Wallace a tenu son journal d'ar
pentage, ecrit des notes, redigc deux rapports et dresse un plan detaille du
canton Roberval. Parti de Quebec Ie 5 aout 1857, il s'adjoignit, en cours de
route, quelques honunes sachant parler l'anglais. Rendu au paste de Meta
betchouan, il fit Ie plein des provisions et cingla vers la Pointe Bleue, au
i1 mit quelques jours 3 explorer la reserve. On retrouve ensuite son camp
tantot a la Pointe Plate, tant6t sur la riviere Ouiatchouanish, tantot au
Premier Rang, tant6t a la riviere Ouiatchouan, etc. Du 17 aout 1857 au
19 janvier suivant, I'equipe demenagea vingt-cinq fois. Le 21 septembre,
Wallace partit pour Quebec regler des affaires de sa profession et confia
aun de ses clercs, Alexandre Sewell, la direction des travaux en son absence.
Le 12 octobre, de Quebec, il adressa au Bureau des Terres un rapport
sommaire des travaux accomplis. «Toute la partie de front du canton
Roberval est occupee, al'exception de 4 lots, et la plupart des colons resident
sur leurs terres ; les autres, n'ayant pas encore leve leurs batisses, ne montrent
que des defriches et des cultures. l> Les travaux d'exploration et de mesurage
se poursuivirent tout l'automne et une partie de l'hiver. TIs furent boucles par
Ie mesurage de I'Ile aux Couleuvres, Ie 20 janvier 1858, au beau milieu d'une
tempete de neige. Le 19 mars suivant, Wallace term ina son rapport general,
qu'il adressa a I'Honorable Commissaire des Terres avec un fouWis de notes
et un plan.

* * *
Si I'on suit du doigt la ligne nerveuse que Wallace a tracee sur cette carte

pour marquer Ie rivage de Robcrval, on retrouve d'abord les « trois ou quatre »
squatters qui, dit-il, y sont etablis « depuis 12 ou 15 am; » : James Robertson
et Prisque Verreault, avec une couple de maisons, une grange et une etable,
entourees d'un carre de ble et blotties pres du ruisseau Ouananiche; les
Duchesne, qui ont une grande propriete dans l'Anse, avec du defricM et
des bfltisses, et une autre vers la Pointe Bleue ; enfin I'Allemand Eschemback,
avec deux Mtisses. Au milieu d'eux, il y a vingt-six autres noms d'alignes,
dont I'orthographe nous parvient plus ou moins massacree, ayant passe de la
phonetique peu scrupuleuse de nos ancetres al'oreille anglophone de M. Wal
lace: 3 la suite de VerreauIt, au bas de l'Anse: Louis Jean et Abraham
Lapointe. Louis Jean etait 13 depuis 1856 au mains, avec son beau-frere
Lapointe, marie 3 Honorat Jean. Ils ne resterent que quelques ann6es a
RobervaI.

Hubert Villeneuve n'a pas enCOre de construction sur ses deux lots,
Ie numero 33 dans l'Anse et Ie numero 8, coupe par la riviexe Ouiatchouanish.
TI en est de meme de Joseph Villeneuve, sur Ie numero 7. TIs etaient trois
freres Villeneuve venus de La Malbaie, fils de Fran~ois Villeneuve et de
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Luminanle-Rose Gagnon: Seraphin, pionnier a Nonnandin, Hubert et
Joseph, tous deux colons a 1a Baie des Hahas, puis explorateurs, lrafiquants
et colons au Lac-Saint-Jean. C'etaient des brasseurs d'affaires et de rudes
hommes et ils durent parfois franchir par la force la barriere injuste que les
monopolisateurs du bois pretendaient maintenir sur la region, a l'origine.
Hubert Villeneuve avail sejourn6 a Saint-Alexis et au Grand-BrUle. Au debut
de la colonie de Roberval, il avait les titres de plusieurs terres qu'i! revendait
ensuite, et il entralna lui-meme de nouveaux colons au Lac-Saint-Jean. C'est
un des premiers apotres du lac, qui furent animes d'une veritable mystique de
conquete. n commer~a aussi avec les sauvages, avec Leufroid Paradis, et
etendit son trafic jusqu'a Saint-Felicien et ailleurs. Son frere Joseph fut, lui
aussi, voyageur, habitant et marchand.

Poursuivant notre route SUr Ie sentier de la plage, avec Wallace, on
rencontre ensuite Louis Forcade, colon de 1a Baie qui n'est pas reste a
Roberval, et Alexandre McDonald: ce Chicoutimien qui pratiqua une
demi-douzaine de metiers avait passe les six mois avec l'equipe de Wallace,
soi-disant en clericature, et il eut la fantaisie de mettre ce lot a son nom,
mais il ne devint ni arpenteur ni habitant; puis, « Amere» Gauthier, Louis
Allaire, Celestin Desbiens, dit Begin, Come Girard, Georges Bouchard,
« Minique » Harvey, qui ont quelques indications de travaux. Vers Ie milieu
de l'Anse figurent quelques-unes des colonnes de la colonie: Celestin Boivin
et ses deux fils, Celestin et Israel, deja installes comme de vieux fermiers ;
Ambroise Jamme, qui groupe trois constructions; Protais Guay et son fils
Elzear, avec deux immenses terres et des ameliorations. Leurs voisins:
Jean Morin (lire: Morel), aussi titulaire du demier lot vers Ie nord; Jean
Baptiste et Hyppolite Brassard, au numero 17, qui comprend la Pointe Plate;
Come Girard, suivi de Pitre Paradis, qui montre deux batisses, et de Damien
Bouchard, qui en montre trois. La plus grande propriete est celie de Thomas
Jamme: 415 acres.

Par un caprice du sort, le canton Charlevoix depasse la riviere Ouiat
chouan du cote de Roberval. Sur cette portion du bas de l'Anse et dans
tout Ie canton Charlevoix, dont Wallace ne fait pas etat, il y avait un im
portant noyau forme autour de Prime Thibeault et de Chrysostome Boivin :
Pierre Gagnon, dont Ie frere, Sabin, dominait l'autre versant de la riviere ;
Eusebe Boubreault, gendre de lean-Baptiste Brassard; Augustin Bouchard,
frere de Damien ; Augustin Girard dit Bourdin, beau-frere de Pierre Gagnon
et de Leandre Girard; etc. En 1857 toujours, il y avait quinze colons autour
de la Ouiatchouan, dans Ie canton Charlevoix (en incluant Robertson), et
l'arpenteur P.-A. Tremblay fait remonter leurs travaux a 1855.

Durant les premieres annees, les families Boivin, Bouchard, Brassard,
Fortin, Gagnon, Girard et Tremblay sont les plus repandues, et il devient
impossible de rendre a chacun selon ses <:eUVIeS. Du cote des femmes, si
l'on interroge les registres, on retrouve les memes noms associes a ceu)\.
qui nous sont famiJiers. Cinq voisins de la Ouiatchouan: Chrysostome
Boivin, Prime Thibeault, Jean Desbiens, Rene Tremblay et Thomas Boivin,
sont maries a cinq seeurs Tremblay: Josephte, Josephine, Marie, Arsene et
Louise. Un autre cercle de parents se dressait autour de Celestin Boivin, que
des mariages avaient allie a une dizaine de families. Bref, ces emigres de la
Malbaie et de Baie Saint-Paul rappellent Ie temps des enfants de Noe.

Voila la colonie que les arpenteurs ont laisse en janvier 1858:
26 familIes residentes, 130 ames, dont les deux cinquiemes sont des en
fants (35). Sur les 45 lots qui bordent Ie lac dans Ie canton Roberval, et
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dans Ie canton Charlevoi.x jusqu'a la riviere Ouiatchouan, trois seulement
ne sont pas occupes. On voit une quarantaine de constructions disseminees
sur Ie rivage, avec trois petites agglomerations ; a la riviere Ouiatchouan,
au milieu de l'Anse, ou s'6Jevera la premiere chapelle, et chez Thomas
lamme, a Ia riviere Ouiatchouanish, ou les moulins et Ie POl1 naturel laissent
prevoir a Wallace la place publique du village futur.

• • •
Aux termes de I'arpenteur Wallace, Ie canton Roberval a une etendue de

38,012 acres, une largeur de plus de 6 milles, une profondeur allant de 8
a 10 milles. Sur la largeur, il a denombre 41 loIs reguliers, mais, par suite
des defrichements des squatters, 37 lots reels dans Ie rang du devanl. II a
fait Ie lotissement Sur quatre rangs de profondeur. Le rang I ou rang de
l'Anse, a partir de la ligne centrale du canton, se reduit a une profondeur,
Ie «Premier Rang:l>, et l'espace qui 1e separe du lac forme Ie Rang B
jusqu'a la riviere Ouiatchouanish et Ie rang A au dela.

il: J'ai eu beaucoup de difficulte, rapporte-t-il, a ajuster les bornes de
leurs terrains, la plupart s'etant installes sans trop se soucier de leurs
limites eventuelles.

« Le sol du rang I et des rangs A et B du canton Roberval est une
fertile glaise brune, produisant du bouleau, du sapin, de l'epinette, du
hene, de I'erable, du pin, du tremble, etc., de grande taWe, avec un sous-sol,
pres du lac, fait d'un lit plat de calcaire fossilifere qui affleure presque tout
Ie long de la berge ; en certains endroits, Ie sol se change en un riche ter
reau noir, ou croissent Ie cedre, I'epinette, Ie rne[(~ze, Ie hene, etc.

«Le deuxieme rang, surtout dans la bordure, est rocheux et 'acci
dente (.,.). Les troisierne et quatrieme rangs sont plus ou moins vaI
lonnes ( ... ). L'ensemble des six rangs, tout comme Ie reste du camon, est
bien arrose et possede plusieurs petits cours d'eau qui pourraient etre
utilises comme force mottice, surtout Ia riviere Ouiatchouanisb, sur laquelle
on trouve sept places de moulins.

¢: Sur presque toute la bordure du c~lOton, Ie rivage du lac est bas et
se prolonge en une large plage de sable, de limon, de calcaire fossilifere ct
de schiste argileux, ee demier, en maint endroit, souleve en saillie impres
sionnante et offrant des rebords tres escarpes. Les eaux restent basses sur
une grande distance, en particulier a partir de I'angle est du canton, au
ruisseau Ouananiche, jusque vers la Pointe Plate. Depuis Ie cote nord de
celte petite pointe jusqu'a l'angle nord du canton, Ie rivage est un peu moins
plat, bien qu'en plusieurs endroits, durant les eaux basses, on doit marcher
presque un demi-mille pour toucher I'eau claire. ( ... )

«A I'embouchure de la riviere Ouiatchouanish ( «Ia petite riviere.
tourbillonnante de chutes et de rapides ;%», il Y a un bon port pour bateaux
et embarcations, profond de 8 a 10 pieds durant les basses eaux, et protege
contre tous les vents sauf celui du sud. ( ... )

4: Par consequent c'est dans les environs de ce port qu'il conviendra Ie
mieux de choisir la place centrale, car la circulation Ie long des rives
continuera de se Caire en grande partie par canots ou petites embarcations,
comme actuellement, et on ne peut, sans danger, prendre terre ailleurs
lorsqu'il vente fort et qu'il y a de la houle: ce qui n'est pas rare du tout
et qui arrive parfois contre toute prevision. )
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Quant aux colons, toujours d'apres Wallace, la pluprt sont venus en
hiver, voyageant Sur la glace et par Jes chemins de portage de Ja Hudson's
Bay et des Price. L'ete, c'est Ie canot d'ecorce. Le printemps et l'automne,
on va a pied: «voyage tres dur et tres dangereux 'l>. Wallace fait, en
terminant, une petite le~on aux responsables de la chose pubJique: 4: Le
principal moyen et Ie plus simple pour d~ve1opper Jes ressources de la
region du Lac-Saint-Jean - j'hesite a k dir~ etant donne que ce n'est
pas la coutume suivie par les legislateurs iei - serait de relier tOl:lles ses
colonies par une bonne route ou un chemin de er a la tete de navigation
du Saguenay. » Mais, comme dira rabbe Hudon, ils n'ont pas fini de passer
par Ie chemin des chiens.

4: Malgre toutes ces difficultes, les colons vont generalement bien. ~ Tels,
du moins, lls ont pam a notre arpenteur. Bonne terre, bon climat ; la saison
est longue, ou bien on l'etire : on seme Ie ble vers la mi-mai et on recolte les
patates quand les tiges sont gclces. Beaucoup d'animaux: chevaux, vaches,
pores, moutons, nourris au foin sauvage, qui crort en abondance aux abords
des rivieres et du lac. n y a tellement de ce foin bleu que les colons Ie
coupent en ete et vont Je chercher l'hiver, sur la glace, jusqu'a la rivicre
Ashuapmouchouan. Wallace remarque pIllS d'<lnimaux a Roberval que dans
les autres colonies de ce genre. On en a monte des caravanes par Ie chemin
des chiens. Ce chemin etait un sentier en raccourci, faisant suite au chemin
Kenogami, d'Hebertvilie au Bane de Sable (entre Saint-Jerome et Saint
Gedeon). C'etait davantage Ie chemin des vaches. On raconte, a ce propos,
que la premiere vache fut amenee par Ferdinand Harvey. Marie a une sreur
de Pitre Paradis, son voisin, Harvey ne faisait qu'un avcc lui. TIs avaient
precisement passe l'biver ensemble, dans les chantiers du lac, lorsqu'ils
acheterent une vache de M. Price. lIs voguerent sur Ie lac jusqu'a Roberval
avec la bete sur un radeau.

• • •
Les deux TIes qui font face a Roberval, a deux milks de distance l'une

de l'aulre, n'ont pas encore livre tous leurs secrets. L'IIe <lUX Couleuvres, a
deux milles environ du rivage, a toujours d~u les chercheurs de couleuvres.
L'appellation vient des sauvages, pour qui c'etait Manilou-Minisluki, l'lle du
Maul/ais Esprit. Les anciens Montagnais, instruits dam la foi chretienne,
identifiaient Ie diable aux couleuvres, faute de serpents. Les couleuvres leur
inspiraient une teIle horreur qu'ils demanderent a un missionnaire, rapporte
]a legende, de les chasser a tout jamais. Le Pere leur rappela que ces
animaux n'etaient qu'une image du diable et qu'ils tenaient leur vie de
Dieu. Mais, pour qu'lls ne se tourmentassent pas davantage, il leur promit
d'envoyer tous ces reptiles sur une petite ile. Des lors 1'lle fut infestee de
couleuvres, et les sauvages depeignaient a son sujet des vj~;ions fantastiques :
des cordons de couleuvres enroulees les unes sur lcs autres, un fourmillement
demoniaque si effrayanr que I'un d'eux, non averti, perdit Ie bon sens apres
I'avoir decouverte... Plus tard, les couleuvres seraient revenues sur la terre
ferme par une permission speciale de Dieu, en punition des peches des
sauvages, un jour que Ie lac etait tres bas..~ Le seul fait que trouverent les
blancs pour croire en la presence des couleuvres sur l'ile, Ie voici: un
colon de Roberval alia y mettre ses deux truies en pacage avec leurs
pourceaux. Quand il vint les chercher, a I'automne suivant, il eut peine ales
reconnartre: ils etaient devenus sauvages et feroces comme des sangliers!
C'etait, conclut-<m, ces venimeuses de couleuvres qui avaient enleve aux
cochons tout leur civisme I



Wallace trouva al'He aux Couleuvres 110 acres. L'ne de la Traverse etait
beaucoup plus grande, avec ses deux milles et demi de tour. Toutes deux ont
appartenu a l'arpenteur P.-H. Dumais. Mais, avant lui, en 1878, un certain.
Demers habitait l'lle de la Traverse. Celle-ci s'appelait primitivement
~ Grosse Isle », et l'Ile aux Couleuvres, «Petite Isle ~. En 1886, 1',ll'pente r
Dumais avait 125 acres en culture sur l'lIe de la Traverse. Quand il e fit
son poetique sejour, il l'appela (Helena » (ou «Sainte-Helene»), tandis
que la posterite se partage «lie Dumais» et «lie de la Traverse 1>. 0.11 a
treuve quantite de fossiles Sur les deux iles et meme des ossemcnts. ant
que Ie lac flit saisi par l'industrie moderne, elles etaient Ie rendcz-vou es
excursions estivales. Dumais, qui avait cede rIle aux Couleuv, s a son ami
Euloge Menard, avait converti la sienne en Jardin tropical; sa ba e-cour
comprenait meme des paons et des outardes qui allaient passer I'hi'~ en
Floride. L'lIe aux Couleuvres fut d€c]aree hors de la municipalite de Rober 31
en 1881.

La mission de Roberval etait passee au jeune cure d'H€berlville, M. Jo
seph Hudon, nomme en septembre 1857. Au milieu de janvier suivant, il y
fit sa premiere visite. On Ie conduisit chez Celestin Boivin pere, qui mettait
une piece de 15 pieds par 20 a la disposition du missionnaire. Les 13 et 14
janvier 1858, il baptisa neuf enfants, dont la naissance remontait a retl! et a
l'automne 1857. Ce qui permit a Thomas Jamme de se faire trois nouveaux
filleuls. Deux des nouveaux-nes etaient de sang sauvage: les bons voi ins
de Pointe-Bleue commen9aient deja a apporter de la couleur aux ceremo . s
religieuses de Roberval, coutume qui se perpetuera trente ans.

L'abbe Hudon y revint a la fin de fevrier suivant, administrant deux
nouveaux baptemes, et de nouveau a la fin de juillet, pour en administrer deux
autres, ce qui fait 13 baptemes en 1858. C'est lors de cette derniere 'lr'site
qu'il ben it Ie premier mariage de I'endroit. L'epouse etait de la maison
meme ou Ie pretre oEficiait : en effet, Celestin Boivin donnait une autre d
ses filles a un jeune colon, Simon Duchesne, fils de son vieil ami Jac b
Duchesne.

En 1859 et 1860, Ie missionnaire revint quelques fois et prepara 101
construction d'une cbapelle et la nomination d'un cure. S'il d"it bieD
re9u chez les employes de M. Price, a Metabetcbouan, ou il arretait
reposer durant ses voyages, il n'eut pas toujours des louanges a rapporter de
ses paroissiens de Roberval. Mais i1 admirait leur courage:

... ~ Les communications de cette localite de meme que celles d'Hebert
ville avec Chicoutimi et la Grande Baie se font en canot d'ecorce et en
berge. Les habitants de l'Ouiatshouan ont eu bien du courage d'aller s'exiJ.·f
ainsi sans avoir aucune communication par terre. Car l'automne et Ie prin
temps pendant l'interruption assez longue de voyage par les canots, its sont
dans une presque absolue impossibilite de descendre soit a Hebertville pour
y chercber Ie missionnaire, s_oit aCbicoutimi pour reclamer les medecins pour
venir porter secours a leurs malades. Le sem moyen serait de faire Ie trajet
a travers les bois ou sur Ie rivage du Lac-Saint-Jean mais dans les deux cas
Ia grosseur des rivieres qui sont d6bordees dans ces temps les empechent
d'entreprendre ce trajet qui serait perilleux. Aussi depuis que je suis charge
d'eux, Monseigneur, j'ai la douleur de vous apprendre que trois personnes
sont mortes sans saCrements donI une n'avait pas frequente les sacremen'ts
depuis plusieurs annees.
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« Cependant a en juger par les apparences, ils n'ont pas lieu d'esperer
l'ouverture d'aucun chemin d'ici a quelques annees, puisque Hebertville
qui est plus rapproche qu'eux de Cbicoutimi et la Grande Baie n'en a pas
encore et se trouve dans la meme impossibilit6 de sorlir l'automne et Je
printemps. Et cela malgre les requetes annuelies reiterees depuis plusieurs
annees. 'b (36)

Lors de sa mission de janvier 1859, M. Hudon benit un second
mariage. Celestin Boivin, l'hote du pretre, fournissait encore un des con
joints: Celestin fils convoIait avec Brigitte Paradis, « domiciliee a l'Ouial
chouanish l>. II consacra trois autres mariages en fevrier 1860.

* * *
L'origine de Roberval, telie que nous venons de I'esquisser, marque

un pas important dans la. colonisation du Saguenay : l'ouverture de la basse
plaine du lac Saint-Jean. La breche s'esi faite en moins de cinq ans, de
1855 a 1860, enlre Ia bouche tumuItueuse de la riviere Ouiatchouan et
celle de la Ouiatchouanish. Sur une longueur de rivage de huit milies, des
campes se succedent Ie long d'un chemin de portage, adosses a Ia forSt,
relies par une cloture, mais pas toujours, et tous tournes vers Ie lac, pour
voir si une barque ne remue pas au large, apportant des vivres... ou de
nouveaux colons. Les habitants de Chicoutimi et de la Baie se trouvent
bien eloignes du grand monde: que dire de ceux-ci ? lis attendent mainte
nant Ie pretre qui doit debarquer au milieu d'eux pour devenir Ie cure de
Notre-Dame du Lac.

-----.-----



CHAPITRE II

NOTRE-DAME DU LAC SAINT-JEAN

... Afin que la ReIne du Ciel soit amSI
Ia Reine de la vaste vallee du lac Saint
Jean, et qu'elle ait son trane dans Ie lieu
meme ou I'on commence a I'ouvrir 11 Ia
colonisation.

MGR C.-F. BAll.LARGEON

( 1860).

La vigueur qu'a montree la colonie de Roberval dans la colonisation
fut la meme pour obtenir son service religieux.

L'on se souvient que l'intrepide Thomas Jamme avait offen son
emplacement pour les usages de J'Eglise, des 1856. Durant les qualre
annees suivantes, les missionnaires Casgrain et Hudon se virent harceles
a chacune de leurs visites pour la nomination d'un missionnaire residant.
Deux fois l'abbe Casgrain r~ut l'autorisation de Quebec pour que «cc~

braves gens 7) se batissent une chapelle et pour en fixer lui-meme Ie site et
les dimensions ainsi que la place du cimetiere. Mais, braves gens de Ia
Ouiatchouanish, braves gens de la Ouiatchouan, braves gens d'entre les
deux, ce n'etait pas une mince affaire de marquer Ie centre de ]a paroisse
pour ces ¢ braves gens 7) dissemines sur dix milles de cote et davantage.
La premiere offre resta en suspens, jusqu'a ce que, avec !'arrivee de nou
veaux renforls en 1857 et 1858, Ie petit salon de Celestin Boivin devint tout
a fait inconvenant, la place d'eglise se dessinant par ailleurs quelque part
dans l'Anse.

En janvier 1859, M. Hudon, en visite, confera de la chose avec eux
et I'on convint de batir ]a chapelle chez Israel Boivin, voisin d'Ambroise
Jamme du cote sud. Cela n'alla pas sans difficulle. M. Hudon exposa lui
meme toute 111 situation a Mgr I'Administrateur de Quebec :

D'abord deux places elalenl en vue. Le 101 de 10 Pain Ie Plal/e el celui d'Ambroise
Gemme: CP. demier elair Ie plus cOf/venable el pour Ie cenlre el pOUr la position. La
ma/orire el moi des/riolls l'avoir; mals Ie proprielaire Ambroise Gemme qui favorisarl
Ie parti de /a Pointe Platte rmposail des condilions (de "argenl) qui ne purenl eIre
acceptees. L'assemblee allall se dissoudre sallS rien faire. A/ors Israel Boivin voisin
de Ambroise Gemme offrll Ie terrain necessaire pourvlI que les habitants lui relldissenl
SOf/ ollvrage. C'elait ce qlle demandaienl lous les colons meme Ie parri de la P. Plalte
de ne payer Ie terrail! que par l'ouvrage. Cerle offre fUI acceplee par loUS el par mor
drillS /(l meme assemblee ou lous les colons eraienl reunis. Pal donc en c071seque!lce
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place {a croix chez Is. Boiyin. - Taus les colons commen~aient d preparer el a amener
Ie bois pour commencer a batir. Le cllef du parli de la P. Plal!e disait lui, qu'i{ ne
fOl/mirait rien.

Depuis quelque temps Ie partl de la P. Plalle s'est reveille, mals ce n'est pills
pour La P. Plaue, c'e-st pour Ie lot d'Ambroise Gemme donI ifs ne vou/aitmt pas aupa
;avant. EI pOllr rellnir a eux rOllS les colons afin de jaire de /'oppositio/l a toUf prix;
Ie proprieralre Ambroise Gemme donne gratis SOH terrain et dellx individus jon/ de~'

a~'ances ayan'/ageuses aux colons pour balir line malson pour la chapel/e. Les habitants
ollt ete as. ez simples [Jour se {ainn prendre. Er art me dil qu'if n'y en a plus que cinq
qui respectent ce que Fal fait. l/ n'esc pas necessaire de dire que les mefUlces el les
Injures nemallquenrpascontrl.aulorite si on n'accepte pas cetle b8tlsse.

SU~ ces cinq cololls deux son/ yenllS me demander conseil,. je fC:lIr ai dil de ne
Ii prell/ire part d celie rebellion ec d'allcildre YO Ire opinion e/ decision. Cas cinq

.Ii.vent qll'ils n'ont pas d'objeclion d se joifldre aux aulrt'S si on I", lellr cOT/seil/e .. rnais
ql/ils sonl bien decides d billir seuls la bfitisse conw:llue 36 ): 30 pieds, si on veul
qu'i1s sam bien d(kidis d bUlir .seuls la biil/sse COIlVelll/e 36 x 30 pieds, si on verll

Deux fois aM COllfS de son his to ire. Roberval sera Le theatre de luttes
,lccrbes autour du clocher, donl 1859' offre l'amor~age. Comme une loi
. llclable, comme l'envers du courage, l'esprit de clan couve ses ferments,
qu'on ne remue pas impunement. Obstination paysanne.

L'cmplace ent de Thomas lamme, ou soixante-quinze ans plus tard~

'f: evera l'egli Saint-Jean-de-Brebeuf, etait, a l'origine, pa~sablemnt

loigD6 du centr des habitations et fut elimine sans de]ai. A l'autre bout,
Ie Bn de l'Ans ne trouvait pas rnechant d'aller a la messe chez O~]estin

BOivin, qui centralisait a peu prc-s la partie ~ud de la coLonie. Troisicmement,
tre Ie lot 9, sur- la riviere de Thomas lamme, et Ie lot 37, qui lerminail

Ie c ton Roberval a l'autre extremite, le lot 23, celui d'Ambroise Jamme,
~c tro vait etre median, avec 14 lots de distance des deux aUlres. De
pI ,ce meme Jot etait a egale distance des deux rivihes, a vol d'oiseau.
Avail-on fait ces calculs avec M. Hudon?

La Pointe Plate reviendra en cau e dix ans plus tard comme place
d' gHse. La Pointe: Plate avait l'avantage d'etre une pointe et l'inconvenienr
d'elre plate, Apres l'experience des inondations printanieres, cet inconve
nient fera reculer l'cglise encore plus au nord en 1872.

MaL, en 1859 comme en 1872 et en 1905, l'opinion est parlagec entre
les bitant" d s deux moiti~s de la paroisse, qu'il faut bien appelcr Sudistes
t N rdistes quand ils s'€levcnt les uns contre les autres (38).

Ceux d' rerne-sud eussent ete obliges de franchir douze lots de plus
pour se rendre a la Pointe Plate, et trois seulement pour alJer chez Israel
Boivin, a partir de chez Celestin Boivin. Les Nordistes, quand ils eurent

rdu la Pointe Plate, chercherent done un moindre mal; ranges en faveur
d broise lamme, Us firen!. les representations accoutumees aupres du
mi ionnaire Hudon. Au prwtemps 1859, on fit voile vers HebertvilJe
pour ramener Ie pretre et transplanter la croix symboJique de chez Israel
Boivin chez Ambroise lamme. «Ie me suis rendu sur les Ileux, poursuit
l'abbe Hudon, pour constater moi-meme ce qui se passait. 1'ai convoque
nne assemblee pour Ie jour suivant a 9 heures leur disant que je voulais
voir tout Ie monde. Le lendemain j'attendis jusqu'a 10 heures et sur 30
habitants qu'il y a la, environ 15 se sont rendus, et sur ces 15 environ la
moitie etaient arrives dans l'endroit depuis que j'avais place la croix. ~

tupefail, il ne sut mieux faire que de confirmer la decision deja prise,
chant bien par ailleurs que les contrevenants ne se tenaient pas pour

vaincus. Tracas et hesitations du pauvre missionnaire, ballotte par les desirs
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contradictoires de scs brebis du bard du lac. « Je ne sais pas si ~a depend de
moi, mais ils sont toU.:ours en travers et partout. Ils treuvent meme que je
vais trop souvent leur donner la mission. Et on me fait ce compliment en
pleine face. - Ie ne crois pourtant pas les accabler en leur en donnant
deux I'hiver et deux I et~. l> (37)

Quand, aprcs ]'a' de Monseigneur de Quebec, les colons furent
raJlies avec Ie mis~ionn ire, pour ['emplacement d'Ambroise Jamme, M.
Hudon se buta encOre aux obstacles que certains lui faisaient pour hater
la nomination d'tm cure titulaire. Pas de cure, pas de religion! «Un bon
nombre des h III leg 'Y ;gligent la confession et les paques, rapporte M.
Hudon Ie IS sept "mbr 859. La dime et Ie supplement s'y payent fort mal.
Un grand nombre refus~'ot de rien donner et disent qu'ils De doivent rien a
un missionnaire qui ne r~idc pas avec eux. ( ... ) II y a une grande mauvaise
volonte chz eux. Quelqu s-uns ont pris des arrangements avec moi, mais
ils en sont restes la. 11 en a meme qui n'ont point vouIu se confesser
parce que j'exigeai au moins un arrangement pour les admettre a l'abso
lution.» (39)

La chapel1e se biitissait par corvee. Elle ne porta it d'un temple que
l'intention: c'etait un campti cn bois rond, de 36 par 30 pieds, semblable
aux autres c, p '. 3it, c n'etait qU'une chapelle temporaire destinee
a devenir presbyt re. sis il n'y eut pas d'autre temple jusqu'en 1872.
Inutile d'alouter que cene supposee chapelle temporaire s'avera trop petite
des sa COl~stru tion, et, a plus forte raison, jusqu'a sa desaffection douze
ans plus tard. 1...::1 maison presbytera!e, batie l'annee suivante, etait sem-
blable a ]a . .pelle, un u plus petite.

La chapell etait Ill.cCe sur un terrain de 2 arpents de largeur sur
4 de profondeur., que roise Jamme avait detache de son lot pour Ie
donner a la (abrique (4 ). L'arpenteur P.-H. Dumais en fit Ie mesurage Ie
7 juillet 1859', et Ie proces-verbal fut dresse chez Celestin Boivin en pre
sence de Jean-Baptiste Potvin comme temoin. Les travaux commencerent
durant l'ete 1859.

Les affaL s du pre. ,bytere :-e poursuivirent l'annee suivante, en 1860.
M. Hudon achet pour J fabrique, avec les 50 louis ($200.00) obtenus
de l' euv[C d la Propag tion de la Foi, une partie de l'immense terre des
Duchesne (nu era 22 , contigue a celIe d'Ambroise du cote nord, soil
une largeur e 2· arpents. La maison destinee au cure Eutur s'e[eva a
I'exu-ernHe de ce lot, c'est-a-dire du cote nord de la chapelle. Le cure
d . wert ill amentl encore une fois son paroissien, l'arpenteur Dumais,
pour en poser les bomes. Ce qui fut fait et enregistre Ie 28 juin 1860, en
presence de Celestin Boivin, marguiJIier, de Jacob Duchesne, Ie vendeur, de
eel ~til1 Boivin fils et de Thomas J amme. C'etait consolant pour Ie mis
sionnaire de conclure par d'heureux marches avec des familles pionnieres
de la place Ie debat souleve au sujet du site, assez inutiIement puisqu'on
revenait au premier choix.

Apres la mort d'Ambroise Jamme, en 1869, Thomas vendit Ie lot 23,
comme curateur des biens de son frere, a Sylvestre Bouchard, a l'exclusion,
evidemment, du terrain limitrophe deja. donne a la fabrique. Et la tranche du
lot 22, propri€te de la fabrique, sera echangee en 1872 avec cene d'Ismael
Girard (numero 13), site de I'eglise Notre-Dame actuelle.

On passa encore l'ete 1860 sans cure. En 1859, I'annee de la cha
pelle, Mgr Baillargeon avait pousse son itineraire pastoral jusqu'a Hebert-
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ville. Des colons de Roberval s'claient rendus a cet endroit pour reiterer
eux-memes leurs requetes. <l Faites vo~ bfttisses, Jeur n<:pondit Monseigneur,
et on vous donnera un pretr~ avant Ie temps acause de votre isolement. II (41)
1860 fut done l'annee du presbytere et de la continuation des travaux de la
chapelle. Le 4 septembre, de retour de Robcrval, M. Hudon apprend 11
son eveque que les batisses seront pretes pour la Saint-Michel (29 septembre).
<l Ces pauvres gens, ajoute-t-il, ~e rappellent bien Ie mot de Sa Grandeur
dans sa visite de l'ete dernicr. l) Et d'msister. Des raisons pressantes s'ajoutent
a celles deja avancecs : on fait chantier a Roberval, ce qui amene des de
sor<ires. Ce fut Ie deroier appel ; quelques jours apres, l'eveque envoyait un
pretre a Roberval.

Mais d'abord, pourquoi ce nom de Notre-Dame du Lac Saint-Jean? On
sait que Pic IX avait procla.rne Ie dogme de l'lmmaculee Conception Ie 8 de
cembre 1854 ; les apparitions a Bernadette Soubirous, quatre ans plus tard,
avaient emu Ie monde, ct la devotion a l'Immacul6e etait dans l'air. Mgr
Baillargeon, 11 Quebec, etait un fervent de 1'Immaculee. La tradition fran
<;:aise et canadienne d'instituer la Vierge paLronne et gnrdienne de toute
eeuvre importante, de tout groupement important, joua, elk aussi, en faveur
du grand lac Saint-Jean, doni Roberval coupait la seculaire couronne de
foret vierge. Et, bien que les paroisses qui jalonnaient la voie du lac s'appe
Jassent dCJa Notre-Dame, Notre-Dame de Laterriere et Notre-Dame d'Hcbert
ville, Mgr BaiDarg(~on dcccma a I'IrnmacllJce et ARoberval a Ia fois Ie nom
syrnboJique de Notre-Dame du Lac Saint-Jean. Repondant 11 M. Hudon,
qui lui avait demande quel nom donner a cette mission, I'eveque ecrivait
magnifiquement: « ... You:; me priez de donner un nom 11 la paroisse
commencee a1'endroit appel" La pointe bleue, sur les bords du lac S. Jean,
je decide qu'ellc sera appclrie Notre-Dame du Lac S. Jean, et qu'elle sera
placee sous l'invocation de l'lmmaculce Conception: - afm que la Reine
du Ciel soit ainsi la Reine de la vasle vallee du Lac Saint-Jean, et qu'elle
ait son trone dans Ie lieu meme ou 1'on commence a 1'ouvrir a ]a coloni·
sation... ~ (42)
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L'eveche de Quebec choisit un jeune pretre, cornme Ie recornmandait
Ie Il vieux.~ M. Casgrain, pour allCf paitre les brebis isolees des bords du
lac; Charles-Augustin Bernier, un jeune homme du " Sud », c'est-a-dire de
Kamouraska, ordonne depuis lin an. II avait passe cette ann6e comme vicaire
a Chicoutimi mais son vrai novieiat I'attendait a Roben/a!. La montee au
lac Saint-Jean fut une montee du Calvaire. Il faisail froid sur les lacs et
les rivieres. Les provisions manquerent. Le « roi l) de Chicoutimi, WiHiam
Price, avait prete deux guides pour conduire M. Bernier et sa seeur 11 Ro
berval, William Tremblay et William Leblond. M. Bernier perdit une partie
de ses effets en cours de route et ce qu'il put en conserver arriva tres
avarie. Le samedi soir, 13 octobre 1860, Ie canot d'ecorce arrivait a la
Pointe de la Traverse et ]a vague arrivait du cote oppose. L'equipe dut
sacrifier ceUe nuit-la au Neptune du lac: ce fut la halte classique sur In
pointe de Chambord! Apres avoir grelottc toute la nuit A la belle etoile,
M. Bernier, avec ce qui lui restait de bagage, s'avanc;:a sans confiance vers
la baie robervaloise, vers ce qu'il appelait avec depit sa e channanle
mission de Notre-Dame du Lac Saint-Jean~. Comme c'etait dimanche, iJ
demanda aux avironneurs de longer Ie rivage Ie plus possible pour pouvoir
annoncer la messe dominicalc. II cria aux curieux qu'ils auraient 1a messc.
La mine rebarbative des colons et des sauvages venus ~ sa rencontre ne fut
pas pour Ie rassurer ...
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Le second presbytere, converti en salles publiques en 18C?2.

L'eglise et Ie cimetiere.



le c:u..e Lizotte.



La "maison de pierre", deuxieme couvent des Ursulines.

La reconstruction .

..

If17 --



Apres la construdion du pensionnat (aile droite).

La place de I'eglise en 1903. Remarquer
l'es'rade pour la criee.
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Le jeune cure ne jubilait pas, comme saint Paul, au milieu de ses
tribulations :

« Je ne puis cacheI' avotre Grandeur Ie decouragement qui s'est empare
de moi en debarquant sur cette nouvelle terre, Ie courage d'un homme etail
a peine suffisant pour Ia circonstance. Me trouver avec deux batisses a
peine levees, avec cette difference que l'une avait des chassis, et l'autre n'en
avait pas, sauf un seul qui avail ete mastique dans Ie sens envers. ( ... ) Le
presbytere est assez grand, s'il peut se finir pour ernpecher d'y geler.» (43)

Vel's onze heures, apres avail' tout prepare et s'elre n peu repose,
M. Bernier se disposa it dire Ia messe. «Je me suis empresse de leur an
noncer la bonne nouvelle, et de leur dire un mot de plus pour me rassur~r

moi-meme ; car j'avais peL/r de tattles ces figures sauvages el barbares.» (43)

Apres ]a messe, il relint Ies hommes pour organiseI' les tf, vaux de
finilion. II put constater alors que sous l'ecorce dure de ses cinquante
colons il y avait de bans cceurs. Et Je c1imat sombre de l'arrivee ne pouvait
durer bien longtemps. Les sauvages, fideles a une antique coutu me, firent
une fete de bienvenue : des agapes publiques, le soil', en l'honneur du
nouveau cure.

Lorsque l'abbe Bernier, devenu vieux, vim revoir Roberval 50 ans
plus tard, Ie journal Le Lac Saint-Jean lui decerna cette fleur: <1. n revit
les annees heureuses qu'il a passees dans ce cher coin du Lac-Saint-Jean. »
Evidemment, on n'avait pas fait enquete. CeUe-ci aurait montr~ que les
trois annees que le premier cure passa a Notre-Dame du Lac Saint-Jean
avaient ete longues et difficiles. M. Bernier etait de complexion J6licate,
timide et tres sensibk, on ]'a bien Vl.l. 11 eta it mal aguerri pour faire face a
une situation materielle precaire et aux manieres rugueuses de chretiens
« sauvages et barbares ». D'ailleurs, M. Bernier fut-il jamais completement
lui-meme? Melancolique et inconstant par temperament, mais applique et
sincere, il Hail facilement malheureux. Apres la cure de Roberval, ce sera
celle de Tadoussac, d'Oll il demandera non seulement d'etre change rnai8
d'entrer chez les Jesuites.

Le troisieme jour apres son arrivee, il se reveilla d~ms un tremblement
de terre. Vel's cinq heures du matin, la maison et tout ce qu'il y avait dedans
danserent durant quelques minutes. «Des 3s.si tL: placees sur un dressoir
s'entrechoquaient et faisaient beaucoup deo bruit.» (44) (Cette secousse
sismique se produisit aussi dans Charlevoix.) En attendant que Ie pres
bytere flit habitable, il demeurait ailleurs, probablement dans 1a chapelle
meme, qui etait d'une seule piece, sans sacrisLie. II aura it prr?f6re passer
l'hiver dans une maison voisine, mais Ia seule c convenable » ctait eloignee
de plus d'un mille. Ses voisins, Joseph Eschcmback, Ambroise Jamme, les
Duchesne, habitaient vraisemblablement des campes, a peine suffisants
pour eux.

Sur l'invitation de leur nouveau pasteur, les colons vinrent travailier
benevolement a l'eglise et surtout au presbytere, beaucoup mains avance.
L'un et l'autre auraient du etre termines pour la Saint-Michel et 1'0n d6pas
sait la Sainte-Hectwidge. <1. Plus de 90 joumees ont ete donnees avec assez
de zele. 1'ai amasse du bois pour les planchers, fait poser les chassis,
emprunte des vitres, enfin, apres trois semaines, je suis entre dans rna
grange. Mais je erains, avec raison, d'y souffrir et d'y contracter quelque
maladie. La pluie a libre acces de tous coteS. Je tra vaille pour ca1fater
moi-meme, afin d'empecher la neige d'y entrer.» (43) Pas de partes avant
un an : il suspendit des couvertures de lit a la place.
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n ne faisait guere plus chaud dans b chapelle. Durant les gros l'toids,
celebrant la messe, il craignait d'echappcr la patene, qui etait trop petite.
Le vestiaire etait incomplet; une seule chasuble blanche, «toute tachee
et si sale que votre Grandeur la mettrait a l'ind::x si elle 1a voyait. ~ (43)
Et M. Bernier qui avait un faible pour leg beaux ornements et les belles
ceremonies! n manquait meme d'autel...

Sa lettre de mission Ie nommait missionnaire «de la Pointe-Bleue sur
Ie lac Saint-Jean, du paste de Metabetchouan et de taus ceux qu.i sont
etablis ou font chantier sur Ie lac Saint-Jean depuis la riviere Koushpa
ganish jusqu'a la tete du dit Lac.» (45) Autunt dire: tout ce qui a une
arne au Lac-Saint-Jean. En pratique, cela vou!:lit dire 1a visite des principaux
chantiers et du paste, en plus de sa paroisse. Ses revenus etaient aussi
specifies dans sa nomination: Ia dime de grain, le supp ~ment de patates
au vingt-sixieme minot et, pour la premiere annce, une demi-corde de
bois de chauffage par colon. Entin, chaque colon elait cflUrge, par ]e meme
decret, de fournir deux journees de travail par annee p clant trois ans pour
Ie defrichement de la terre de la fabrique.

En attendant d'instituer une fabrique legale, deux hommes de confiance
furent choisis comme procureurs des affaires temporelles de la mission:
Celestin Boivin et Protais Guay. Mais Ie cure eut nombre de difficultes de
cet ordre a regler. Les divergences surgUisaient a tout propos: mode de
location des bancs, election des marguillicrs, dimes, etc.

Le 2 novembre 1860, il profita de la commemoration des morts pour
inhumer dans ]e cimetiere place tout a cote de la chapelle tous les corps
deja enterres «~a et la dans les champs des particuliers l) (43). On reuuit
ainsi dix-huit corps, dont la plupart etaieD! des enfants. II y avait aussi Ie:;
restes d'une femme montagnaise et de Jean-Baptiste Brassard senior, drccd6
en 1859, en laissant une veuve avec neuf cnfunts. Le premier bapteme que
fit M. Bernier fut celui d'un Abenaquis, Ambroise Obumsavoine ; Ie premier
mariage, celui d'un Fran~ais, Napoleon Jardin, ct la premiere sepulture,
celle qu'on vient de voir, asscz melee.

Le 9 novembre, M. Bernier adressa son premier rapport a son e eque,
premier et rnagnifique document sur la p<lroi~e de Ro' TVal. II y exposait
les difficultes qu'il avait du surmonter jusqu ce jour. . lettre fut re~t1e a
Quebec un mois apres, Ie 9 decembre. « Ass(lremcnt que, si j'eusse connu
cet etat de chose, ecrit Mgr Baillargeon, je ne you:) aurais pas envoye dans
cetle mission. "I> (46)

Le 8 decembre, Ie cure profita de la pFemiere fete patronale de la
paroisse pour baptiser solennellement un jeune emigre lutherien. Le converti
etait un Suedois de dix-huit ans, Andre Hnrrison. It signa au regi,tre, avec
Jean-Baptiste Potvin, Ie parrain - ce qui fait trois, avec James Rob::rbon,
sachant ecrire leur nom.

Et Ie premier hiver passa. Les plus ~randes lacunes se comblal\:nt k'i
unes apres les autres. A l'ete 1861, M. Bernier put fC1i((~ ajouter une PI;tilc
sacristie ala chapelle. Son presbytere, au plUlot sa grange, comme iII'appelaH,
re~ut aussi quelques ameliorations. Ii trouvait Ie cwur de fabriquer des fleurs
de ses mains, pour 1a chapeIle. «Avec m s doigts mascu;ins, j'ai fait des
fleurs qui peuvent rivaliser avec celie::; d'E.urope ; mais vues de loin ~, ecrit
ii, avec Ie meme humour discret qui ne Ie quitte pas. II manquait bien
encore de vases sacres, mais ce n'elait qu'un detail. n reussit a mettre sur
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pied deux ecoles. Les catechismes gu'il donnait aux enfants etaient SUlVlS

egaJemem par les adultes. Le dimanche soir, tout Ie monde aIJait au cate
chisme, qu'on preferait aux vepres, avec raison. Brd, dans la Iettre que
Thomas Jamme aUait porter a Mgr de Quebec, Ie 28 septembre 1861, Ie
rapport que Ie cure faisait etait loute consolation et toute douceur. «Toutes
les petites difficulLes de l'an dernier sont eteintes, et ce sont les tapageurs
qui sont Ies plus zeles au;ourd'hui. L'ordre et la paix avec Ia grace de
Dieu regnent parmi les habitants. La devotion et la piete y sont remar
quables. :l' Quelques ombres au tableau, mais qui ne concernent que lui:
un tantinet d'ennui., et une sante touiours fragile: «Ma sante est faible ;
Ie jeiine et la predication me fatiguent beaucoup.:I-

Son troupeau comprend alors 77 familIes, echelonnees sur un rivage
de 27 miIJes. C'est ce qU'il appelle sa «petite paroisse de neuf Iieues ~.

Depuis trois ans, la population des bords du lac a done triple: 25 familles
en janvier 1858,48 en octobre 1860, 77 en septembre 1861. Le rebord
des cantons Roberval et Charlevoix en detient Ie plus grand nombre. Les
chantiers d'hiver, pousscs j\Jsque-Ia en 1860, renforcissent ce courant.
Les chantiers pratiques entre 1£1 Metabetchouan et la Coushpeganish (Saint
Jerome) furent remis au cure d'Hebertville Ie 20 decembre 1862, puis
retournes a M. Bernier jusqu'au canton Caron exclusivement, Ie 26 fevrier
1863. Les chantiers Price etaient considerables: c'etaient des centaincs
d'hommes qui s'attaquaient a la foret, laissant paraltre alors des mceurs
dures et ticencieuses, contre quoi ]e pretre n'avait pas toujours gJin de
cause.

Comrne tout commen~ait a ncuf, une grande pauvrete sevissait a
Roberval. Le cure beneficiait de la terre de la fabrique, peu deboisee encore,
et de quelques animaux que ses voisins hebergeaient. n avait son frere,
Fran<;o!s Bernier, pres de lui. MaIgre I'augmentation enorme de la popu
lation, la mission ne pouvait se suffirc Lt, jusqu'en 1867, elle per<;ut des
argents de ['Oeuvre de la Propagation dl: la Foi, dont voic! Ie tableau:

1861 100 louis (un louis vaut $4.00)
1862 75
1863 55"
1864 40"
1865 40"
1866 100"
1867 100"

En 1862, nouveaux tracas pour exercer Ie zele du pretre, et meme
«endurcissement de quelques-uns» (47). Endurcissement egale eloigne
ment de 1£1 religion. Par contre, certains efforts faisaient voir leurs bons
effets. « Je me rejouis beaucoup, ecrit son eveque au cure, de ce que vaus
avez reussi a inspirer 1<1 devotion a la Sainte Vierge a votre petjt peuple
et a etablir de bonnes ecoles.:II (47) Du cote de Pointe-Bleue et de Meta
betchouan, la partie indienne de son troupeau manifestait de bonnes dispo
sitions. Pour mieux la servir, M. Bernier se mit a etudier 1£1 langue monta
gnaise.

Les premieres communions se faisaient entre 10 et 15 ans. Le 11 £lout
1861, il en presenta 5 ala communion, et Ie 28 septembre suivaDt, 12 autres :
premiers fruits des ecoles.

• • •
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C'est l'abbe Bernier, en effet, qui organisa Ie domaine scolaire. Imme
diatement apres l'eglise, l'ecole rec;oit la sollicitude du pretre, seconde
colonne de civilisation, alma mater, mere des lettres et des chiffres, de la
langue et des choses.

«J'ai pu organiser deux ecoles 1>, declare M. Bernier en septembre
1861 (48). Depuis I'arrivee des Duchesne, des lamme, des Boivin, des
Thibeault, a-t-on laisse grandir les enfants comme des branches d'arbres,
sans leur rien enseigner'! Quelques lec;ons de catechisme du missionnaire
Hudon, et c'est a peu pres tout.

Une municipalite scolaire fut creee en 1860, a cote de la municipalite
de canton, sous Ie nom de Municipalite scolaire Ouiatchouan. Elle preleva
une cotisation globale de 60 piastres, y compris une subvention de 37 piastres
sur les 80 qu'el.1e demandait au Surintendant de l'Education du Bas-Canada.

Pres des deux rivieres qui coulaient leurs eaux aux deux bouts de la
paroisse de Notre-Dame, se leverent les deux premieres ecoles du Lac.
Prime Thibeault, a la Ouiatchouan, Thomas lamme, a la Ouiatchouanish,
deux de la premiere heure, furent les peres nourriciers de ces deux ecoles.
Mais la premiere des deux fut celie du sud, celie de la Ouiatchouan, l'alnee
des deux rivieres.

La municipalite scolaire dite Ouiatchouan trouva chez Prime Thi
beault une piece dans sa maison pour tenir la classe. L'installalion etait
rustique, la maltresse, d'occasion, et les r6sultats fment relatifs. L'inspec
teur du district scolaire du Saguenay, Victor Martin, en fit ce rapport, en
juin 1861: «La petite municipalite d'Ouiatchouan a tenu une ecole bien
mediocre et frequentee seulement par une vingtaine d'enfants; les progres
y ont ete a peu pres nuls. le prends a cette occasion la liberte de vous
prier d'accorder une aide qui permette a cette localite (qui est bien pauvre)
de se procurer une institutrice capable. ~ (49)

L'excelient M. Bernier retourna la situation a rete meme 1861. II
fit venir de son pays d'origine deux institutrices diplomees, par Ie truche
mem du cure de Saint-Denis de Kamouraska. La deuxieme ecole etait celIe
de Thomas lamme, a la riviere Ouiatchouanish (50). Que ne pouvait-on
obtenir de ce batisseur Thomas lamme? L'inspccteur Martin fit, du pre
mier semestre de 1861-62, ce rapport elogicux: «Ouiatchouan a deploye
un courage surprenant en etablissant dans scs lillites deux exce!lentes ecoles
sous la direction d'institutrices tres capabIes. .Ie dois vous recommander
cette jeune et interessante colonie. Le zele dn missionnaire, M. Bernier,
a tout fait pour produire Ie bien dans la localite. "I> Les vaillantes mattresses
de Kamouraska qui endossaient ce compliment etaient H~Iene Paradis, a
la Ouiatchouan, et Stephanie Dumais, a la Ouiatchouanish. Deux ecoles,
pour compenser I'eloignement d'une e.glise unique, deux arrondissements
scolaires. 53 enfants frcquentaient ces deux ecoles en 1861, dont pres de
la moiti\~ apprenaient encore I'alphabet ; 11 Iisaient couramment, 12 appre
naient la geographie et l'arithmetique, et 3 l'histoire: voila les quatre
degres d'instruction que dispensaient nos deux ecoles.

L'ecole de Ia Ouiatchouanish etait sise du cote nord de la riviere,
oppose a celui des etablissements de Thomas lamme. Kamouraska envoya
une troisieme institutricc a Roberval en 1863, Victoire Laplante (51),
qui entra en pension chez Jamme pour prendre la tribune de cette ecole.
Victoire Laplante, comme sa compagne Stephanie Dumais, trouva ecole et
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mari a Roberval. Lorsque, SOn diplome a la main, elle sauta de son canot
pour entrer chez Jamme, la. femme de celui-ci venait de mourir en mettant
au monde son huitieme enfant. Thomas fit venir alors une sreur et une
niece, ce qui fit bient6t deux mariages au moulin. Mais il epousa lui
meme la jeune Laplante, en 1866. n eut d'elle neui autrcs enfants, en plus
d'adopter, en 1867, les sept enfants mineurs de Son frere Ambroise, mort
prematurement. De son cote, Stephanie Dumais epousa Franc;ois Bernier,
Ie frere du cure. Toutes deux, du reste, firent la classe meme mariees.

• • •
Quand Ie cure de Notre-Dame du Lac Saint-Jean quitta sa mission

apres trois ans de devouement, il laissa donc une paroisse membree. Au
centre de l'Anse robervaloise, la chapelle et Ie presbytere etaient rendus
habitables. Les deux rivieres qui l'embrassaient faisaient tourner deux
moulins et berc;aient deux ecoles.

Comme l'eveque de Quebec avait pousse sa visite a Roberval en
1863, M. Bernier en avait profite pour s'ouvrir de sa situation, qui restait
peu commode. Monseigneur Ie rappela done, Ie 29 aout 1863, pour lui
confier la cure de Tadoussac. L'abbe Bernier passa ensuite Ie reste de sa
vie cn de vieilles paroi~:;cs, ou il n'avait plus a calfeutrer sa maison ni
a apprendre I.e montagnais. II n'apparait pas qu'il soit parti avec un bon
souvenir de sa 1: charmante mission» de Notre-Dame du Lac. Peu avant
son depart, il nota it encore que la bonne volonte etait 4: a peu pres
nulle ici ~ (52).

• • •
Si Notre-Dame du Lac Saint-Jean existait comme paroisse missionnaire

depuis 1860, Roberval existait comme municipalite depuis 1859. La corpo
ration civile de Roberval SOi'tail de celIe d'Hebertville, sortie elle-meme de
celIe de Chicoutimi deux ans plus tot.

One loi speciale fut emise en 1856, entrant en vigueur Ie ler janvier
1857, pour creer dans la region d'Hebertville la municipalite dite du Lac
Saint-Jean. Le comIc de Chicoutimi se fragmentalt ainsi en deux pour donner
aux territoires situes au dela du Portage des Roches leur independance mu
nicipale. Les electeurs des cantons Kenogami, Mesy, Labarre, Signay, Caron
et Metabetchouan, ou, en somme, de 1a paroisse primitive d'Hebertville,
obtenaient Ie droit d:clire sept officiers dont un maire ou pretet.

Deux ans apres, la municipalite du Lac-Saint-Jean se dedonblait a
son tour. En 1859, alors que la construction de 1a chapelle laissait prevoir
la fondation tres prochaine d'une paroisse a RobervaJ, qui englobait une
quarantaine de familles, eJoignees du village d'Hebertvil1e et iso]ees par Ie
manque de chemins, une loi, sanctionnee Ie 4 mai, divisait Ie Lac-Saint
Jean en deux ullites: ]a municipa]ite d'Hebertville et fa municipa]ite de
Roberval. Cette derniere ( comprendra et embrassera Jes townships de Meta
betchouan, Charlevoix, Roberval, Ies terres sauvages d'Ouiatchouan, et tous
autres townships qui pounont ctre arpentes a fouest, ou tous ctablissements
qui pounont etre ouverts auparavant qu'un arpentage ait lieu, et aura pour
chef·lieu un endroit qui sera choisi par Ie conseiJ local dans Ie township de
Roberval. » (53) Cet acte etait expeditif et donnait beaucoup de latitude ala
nouvelle municipalite. Les attributions etaient les memes que celles de la cor
poration initiale d'Hebertville: sept ediles, dont un maire ou prefet, nantis
a la fois des pouvoirs d'un conseil local et d'un conseil de comte. Le conseil
regnant dans la division d'Hebertville etait maintenu, et les elections du
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conseil de Roberval devaient se faire dans un deJai de trois mois, seIon Ies
procedures designees par Ie registrateur de Ch.icoutimi.

Passant de l'eglise aux ecoles et des institutions aux travaux, nous
trouvons Ie:,; mouling. Predeccsseur meme de l'eglise et de l'eeoJe, Ie moulin,
faiseur de in et de bois. ous Ie trouvons au passage des rapides, sur Ie
bord des rivie es. Seules i dusu ies qui secondaien t Ie travail du defrlcheur,
la scieet la meule transformaient, bumanisaient, l'une, la foret, l'autre, la
terre.

••*
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Sur la meme riviere Ouiatchouanish, a un mille en amont, Hubert Ville
neuve d6veloppa les pouvoirs qui s'y trouvenl. Hubert et Joseph Villeneuve
avaient lcs terres voisines de Thomas Jamme, du cote nord. Hubert avait
fait l'acquisition, en 1866, d'un terrain en forme de pointe, situe a un mille
du lac, forme par un meandre tres prononc6 de la riviere, au creux d'un
petit vallon. Le lit de la Ouiatchouanish forme un detour profond et revient
presque en sens inverse, pour se changer en paliers de roc ou Ie:-; eaux
s'amusent gaiement. Les pouvoirs etaient plus considerabies que ccux de
Jamme, la place plus belle, et il y aura toujours un moulln de niche Ia desor·
mais. Le moulin que Hubert Villeneuve y installa etait double, e'est-a-dire

A Roberval, deux bons cours d'eau s'offraient aux extremites de la
paroisse, la grande et la petite « tourbillonnante l>, et plusieurs gros mis
seaux, dont les principaux elaient la riviere a Ouellet, affluent d la Ouiat
chouan, et Ie ruisseau Ouananiche, qui se deverse dans Ie lac a quelques
arpents au nord de la Ouiatcbouan. Tr(:s vite, des moulins s'accrocherent
a ces torrents: deux sUr la Ouiatchouanish, ceux de Thomas Jamme et de
Hubert Villeneuve, un troisieme a la Ouiatchouan, et un quatrieme sur Ie
ruisseau Ouananiche, celui de Leandre Girard.

Thomas Jamme avait installt son double moulin, on l'a vu, avant meme
l'arrivee de la plupart des pionniers. n 1857, i1 y avait cinq bati,·s sur
la petite pointe achetee de Jacob Du. ne: un moulin a scie, d forme
cam~e, de 40 pieds de cote, une gran I une maison attenante a une autre
grange, une quatrieme bafj re, en bois rend, et enfin, tout pres du chemin
de portage qui longeait la greve, u moulin aiarine, plus petit que Ie moulin
a scie. '1llomas ::Imme fut Ioogtemp 1 pIus l'OP j'taire de la paroisse.
11 employait des hommes aux travaux d champs et autres, tandis que lui
meme ctait charpentier. Son moulin arinc, Ie seul depuis I'-Iebertville,
devint celebre dans Ie pays. L premiers habitants de Saint-Jerome, Cbam
bord, Saint-Prime et Sain - 61icien venaient faire moudre leur grain chez
Jamme. C'e t au cours d'un voyage en canot a ce moulin que deux jeunes
gens de Metabetchouan se sont noyes, un dimanche. La famille n'avaH plus
de pain. l.es deux garc;oo[, partirent pour Roberval, pour rapporter de la
farine, ma]grc les objections des par IJ S, car c'etait Ie dimanche. 11s s
no 'rent en revenant, au large de Chambord. Cette tragedie inspira une
chanson au rimcur eTic Bolduc, la Complainte des deux noyes ( 4). n
arrivait aceull qui. ven 'ent de loin de an er et de dormir chez J mme, en
aU .ndant que leur grajo t noulu. L~ L i eo n de Thol ~a Jamme etait une
sorte d'auberge. FarnilJ nombreuse, orphelins, engages, institutrice, tout un
monde qui .mangeait a la meme table. maitre etait gen6reux et charitable.
I1 fit commerce avec Hubert Pronovosl, qui devint son agent aSaint-Fe.Ucien,
et transpc)Ftait lul·,meme des marchandises de Chicoutimi et de Queb....c du
rant ses voyages.



... ... ...
En 1861, Pierre G' on et Jean-Baptiste Potvin avaient lie societe pour

realiser un moulin a bo's 'fa 'ine sur la Ouiatchouan au premier pouvoir
qui se rencontre a parli.r son embouchure. Le versant nord de Ia riviere
appartenait fl Gagnon, qui s"tmgageait a foumir Ie terrain pour Ie moulin et
Ie chemin reliant eel i-d au chemin public. Pierre Gagnon n'avait consenti
a s'associer que ou Ie mouli a scie, laissant a Potvin de faire Ie moulin a
farine a son pr p c rnpte. E({ectivement, ils erigerent une petite scierie,
qu'ils vendirent cin <l s plus tard, en 1866, a une autre societe binaire,
F.-X. Ouellet et Nll Bouchard.

a bois et a farine. n iut vendu plus tard a Franc;ois Fortin, « avec toutes les
dalles, ec1uses, moulanges, sci . et tous autres ouills et instruments propres
a faire marche les deux ruts moulins ». Il passa au feu et fut remplace par
un autre moulin, tenu, dans les annees 1880, par Alphonse Bourget, un
Quebecois instruit, et, comme bien d'autres, un peu illusionne sur les
« richesses l) du La~·SaiD{-Jean, qui reparlit apres la mort de sa femme en
1889. Enfin, en 1906-07, lin moulin a rouleaux y fut bati par Edouard
Niquette, celebre colon de Peribonka et bateher du lac. Ce moulin subsiste
encore. Le moulin Villeneuve s'elevait de l'autre cote de la riviere, sur la
rive droite. I1r vail l'eau d'un petit barrage de roches eleve a la tete des
rapides. n c emin pass nt sur la terre d'Hyppolite Dufour Ie reliait au
chemin public.

II y eut d'auLres industries de ce genre plus haut, sur la meme riviere,
mais plus tard. A l"~pogue primitive, on trouve, en plus de celles de Jamme
et de Villeneuve, clles de Leandre Girard, dans l'Anse, et de F.-X. Ouellet,
a la Ouiatcbouan.
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F.-X. Oue, e:t t<Jil d'un type, non pas inouI, mais assez rare dans Ie
pays. Remuant e b,nailleur, iI avait ouvent recours aux tribunaux pour
regler ses nombr ux. diff(TCnd avec ses mbiables. Doue d'un esprit d'entre
prise Ii to ie ep.reuve, iI conduis it tant bien que mal un negoce qui Ie menait
de teln~s ... Illouli s l::t de ouLins a rien. Ses initiales, familieres a tous,
F.-X. 0, lui avaient valu le surnom de «Fisco 1> ou «Fixo l>, auquel cer
tains ajoutaient I ~ Q,_ d Ou~bec.

Quant a '. coil' "UC, Nil Bouchard, c'est en remontant a son pere,
Roger Bouchar. que fon rencontrerait un individu vraiment singulier.
Deux d treize enfants de Roger Bouchard furent pionniers a Roberval, Nil
et Sylvestre, ce ern"er, d-pere d'Eva Bouchard, longtemps reconnue
com Ie l'inspil'3lrice du ty C i <lria Chapdelaine. Nil etait mwtre-menuisier et
meunier.

Quund il . ut acquis Ie "nstallations deja faites sur la Ouiatchouan, il
insta!.la, avec uellet un moulin 11 farine. Leur societe dura quatre ans, apres
quoi ils se :epfm:rent leurs biens. La meunerie Ouellet, telle qu'on se la
rappclle, etait placee Sur Ie cours d'eau qui debouche dans la Ouiatchouan,
du cote de Roberval : la « riviere aOuellet ». Ce qu'on appelle !'Islet ou l'Ile
a Ouellet est Ia pointe decoupee par ce ruisseau et la OUiatchouan. Ce gros
ruisseau engendrait et engendre encore parfois, Ie printemps, un Lroisieme
cours d'eau, rejoignant la riviere par un canal raccourci et faisant de la
presqu'il une He. «Fiscl)>> Ouellet avait fixe sa demeure sur cette pointe.
Mals, commc chez Hubl.~~-t Villeneuve, 1a boutique se deplac;a au cours des ans.
Un autre moul se substitua au premier sur l'extreme pointe de la presqu'ile,
avec barrage sur la Ouiatchouan. Plusieurs meuniers s'y succeoerent.
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Un quatrieme industriel de la premiere heure fut Leandre Girard. Origi
naire de Baie Saint-Paul, d'abord employe aux moulins de Chicoutimi, il
acheta la terre de Louis Jean, dans Ie bas de l'Anse, en 1863. Cette terre est
traversee par Ie ruisseau Ouananiche ou ruisseau de la Saumonerie, et
Uandre, qui avait pris du metier aux moulins McLeod-Price, s'y bfHit lui
meme un petit moulin, a quelques arpents du lac. C'etait une scierie, en
proportion avec Ie cours d'eau qui l'animait, mais qui complt~tait harmonieuse
ment Ie ddrichement, et produisait meme des roues et toutes sortes d'acces
soires. Lcandre Girard eut une nombreuse famiile, qui se perpetua dans Ie
pays, aiTIsi que Ie moulin lui·meme.

En somme, toutes les places de moulins furent occupees en quelques
annees dans Ie rang principal et alors unique de Roberval, et Ia petite in
dustrie etait mieux favorisee que Ie commerce sur ce rivage qu'aucune
route ne reliait encore au reste du monde.

A Ia fin de fete 1863, I'abbi Prime Girard vini succeder aM. Bernier
ala garde spirituelle de la paroisse. 11 etait ne a Saint-Urbain de Charlevoix,
il etait pretre et vicaire depuis trois ans.

M. Girard etait un homme de Dieu : Ie surnaturel devenu une seconde
nature. C'ctait un saint, rapportent ses paroissiens, et plusieurs parlent des
« miracle~}) qu'il a faits, pnrticulierement au Grand Feu. L'un d'eux disait ;
« Si M. Girard a ete une j mnee dans Ie purgatoire, je passerais deux jours
a genoux en priere. ~ Comme dans la vie des saints, Dieu avait donne a
son serviteur des sujets permanents de mortiJication: Ie cure Girard etait
laid, prechait d'une voix unie et nasiilarde et n'avait as beaucoup de
resistance physique. II nPen eut p, " en tous cas, durant s· dernieres annees
a Roberval, qui exigeait de' ~es pasteurs un ministere difficile. Essayons de
revoir ces annees, 1863 i1 1871, a travers l'ecriture reguliere et finement
tracee sur Ie papier bleu du cure, qui est toujours Ie meilleur temoin de
l'histoire paroissiale.

En arrivant, il fut aux prises avec les memes difficultes sourdes que
M. Bernier n'avaient pas toutes resolues. «I1 eut a regler deux affaires bien
deJicates t bien propre a lui attirer Ia malveillance d'un bon nombre de
ses parois. ie s; mais ce Monsieur a transige ces affaires avec tant de
sagesse qu'il n'a blesse les su eptibiht, de personne ; bien plus, il jouit
de l'estime et de la confiance de tons.:$ (55) n corrobore lui-meme ce
temoignage du cure Racine, en termes plus modestes: «Jusqu'a present
tout va bien ici. Aussi, il n'y a aucun aliment pour les esprits remuants.
J'ai presque tous vu mes gens dans Ie tour de la paroisse que j'ai fait ( ... )
et ils me p. rai. ent bien disposes.» (56) Quelle etait la pature de ces
parois -iells llsceplibles, prets a s'elever contre leur pasteur? On l'ignore,
mais on trouvait sGrement, on Ie sait, deux sujets de plaintes vis-a-vis
de lui: Ie choix des marguilliers et ses revenus. M. Girard refera Ie premier
au Vicaire general de Chicoutimi, M. Dominique Racine. Quant a la per
ception des revenus que leur cllarge leur imposait, ce fut un sujet de diffi
culte commun a tous nos anciens cures. Mais M. Girard itait toujours
content, quoi qu'il advint.

n prit Ia chose ilutrement que M. Bernier, voyant la un effet de la ne
gligence et surtout de Ia pauvrete. n etait lui-meme tres pauvre. Quand il
arriva a Roberval avec son «petit bagage ~, Ie 5 septembre 1863, trouvant
« bien en ordre » tout Ie mobilier de M. Bernier, il ecrivit au Vicaire Racine:
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¢ Je ne souffre en rien du necessaire, ayant pu me procurer ce qui me man
quait de plus urgent; et je suis content, avec la pensee que c'est Dieu qui me
veut ici.» (57) Pour sa part, l'abbe Racine ecrivait a Mgr Baillargeon, un
an apres: ({ M. Girard se trouve dans une grande gene, )e pourrais meme
dire dans une grande pauvrete vu Ie manque de recolte I'automne demier;
aussi je prierai Votre Grandeur de venir en aide a ce bon pretre.) (58)
Et en 1870, imperturbable, M. Girard affirmait encore: «Jusqu'a ce jour,
Ie cure d(: RobervaI a bien vecu.) (59) En realite, jl n'avait pas encore
trouve, en 1866, l'argent necessaire pour payer a M. Bernier Ie menage
que celui-ci lui avait laisse. C'est cn s'adressant des reproches qu'il pen;ut
chaque annee, jusqu'en 1867, les aides de la Propagation de la Foi. Le
malheureux presbylere, «dont la couverture etait comme un sas », bien
qu'elle fUt de date recente, exigea des reparations en 1866. C'est a cette occa
sion que Ie cure s'ouvrit a son eveque des arrerages des dimes. « Ma dime va
peut-etre monter, cette annce, a 75 ou 80 louis. II y en a encore une quaran
taioe qui n'ont point regle. C'est de meme tous les ans. 1> (60) n avait pres
de lui son frere Yves, propri6taire de la moitie sud-est du lot 23, pres de
la chapelle . .T ohn Guay, marchand de Chicoutimi, qui avait des hypotMques
a Roberval, etait devenu proprietaire de ce terrain, que Yves Girard acheta
pour son benefice et celui de son frere. Et Ie cure, lui, auquel certains repro
chaient d'exiger Ie supplement de dime pour Ie profit de ses parents, faisait
remarquer a son superieur, en 1866 : « Je n'ai pas encore donne un sou de
gage a mon serviteur et a rna servante, depuis trois ans qu'ils sont a mon
service. 1> (60)

En plus de la dime reguIiere, payee en grains, les cures percevaient Ie
fameux supplement de palates au vingt-six1eme minot. Dime et supplemcnt
ne doonaient pas 200 piastres par annce a M. Bernier. Sous lvI. Girard, la
paroisse etait plus nombreuse mais guere plus riche. En 1866 toujours,
M. Girard notait : « il y a plus de repugnance apayer la dime de patates ; ils
ont hate u'en etre debarrasses 1> (60). Trois ans plus tard, en 1869, la
repugnance etait devenue resist.ance: ~ J'ai eu la douleur ce printemps de
rencontrer p!usieurs paroissiens qui ont prefere ne point faire leurs Paques
plutot que de payer la dime de patates. J'eo ai rencontre meme qui prefe
raient mourir t·ans sacrements plutot que de se rendre a ce devoir.» (61)
Ces colons prete:daient qu'ils ne s'etaient engages a payer Ie supplement que
pour un certain temps et que Ie cure n'en avait pas besoin. C'est probable
ment cette impasse qui valut au cure Girard de recevoir un tiers pour sa
defense. Le cure GregOire Tremblay, de Beauport, un Spartiate qui n'avait
pas froid aux yeux, apparut a. la sortie de la messe, un dimanche, et invita
les mecontents a declarer leurs griefs. II obtint Ja paix, et les deux jeunes
gens qui avaient menace, parait-il, de battre leur cure, cesserent leur inso
lence. II faut attendre Ie cure Delage pour voir Ie denouement de cet im
broglio de palates. Mais, en 1869, sur l'obstination d'une partie des colons,
qui etaient, il est vrai, bien Mnues, M. Girard obtint, comme une faveur,
de rendre cette contribution libre.

.. * ..
En general, l'abbe Prime Girard etait aime, et, en attendant les heures

sombres du Grand Feu, la paroisse en connut de cons01antes et de joyeuses.
Les principaJes fetes pUbliques des deux premieres decades de la paroisse
de Notre-Dame du Lac Saint-Jean etaient occasionnees par les visites
episcopales. Deux fois, en 1863 et en 1868, Mgr Baillargeon se rendit a sa
mission du lac Saint-Jean.
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Le cure de Notre-Dame du Lac Saint-Jean avait charge de toutes les
ames dispersees sUr Ie littoral du lac. II desservit done, en plus des chan
tiers, six groupements paroissiaux: Saint-Jerome jusqu'en 1866, Ie poste
de Metabetehouan jusqu' n 1877, Chambord jusqu'en 1872, Pointe-Bleue
jusqu'en 1889, Saint-Prime et Saint-Fclicien jusqu'en 1871.

Saint-Jerome, sur Ia riviere C()(.I~hpeganish, au sud, se peupla rapide
ment dans Ie ann e 1860 a 1870. le cure Girard rencontrait ces colons
a la chapelle de M~tl!.betchouan, avec les S<luvages. On sait que la Hudson's
Bay maintint son comptoir d'echang 11 la riviere Metabetcbouan jusqu'en

Avant l'elevation du grand vicaire Racine a l'episcopat du diocese
de Chicoutimi, en 1878, Ie Royaume du Saguenay faisait partie du diocese
de Quebec, comme chacun sait. En 1863, l'archevequc de Quebec elait
encore Mgr P.-F. Turgeon; mais, maiade et inactif depuis 1855, c'est son
coadjuteur, Mgr C-F. Baillargeon, evequc· titulaire de Tloa, in partibus
injidelium, qui administrait l'archidioccsc. C'est lui qui avait assiste a la
naissance de cette mission, qui lui eta.it chere, et qu'il avail baptisee
«Notre-Dame du Lac-Saint-Jean II.

A J'ete 1863, il etait donc Ie premier eveque a visiter Ie lac Saint
Jean, qui ne lui epargna pas la halte forcee sur la Pointe de la Traverse.
Au temps convenu, une flottille de quatre canots se detacha de l'Anse de
Roberval, marguiUiers ii. bord, pO;Jr aller chercber Monseigneur a l'eglise
d'H€bertville. lis remonttrent Ii) Belle-Riviere, a vingt milles plus bas,
puis la riviere de Aulnaies. Pour Ie retour, ils accouplerent deux canots
de front, adaptes a une armature solide, pour y faire asseoir Monseigneur
et son assistant. Et vogue la galere episcopaJe, suivie des deux autres canots,
jusqu'a la pointe de Chambord, ou Ie vent se mit de la partie. II fallut
atterrir, dans fimpossibilite de traverser a Roberval, ou on Ies attendait.
Marguilliers et canotiers fess~rent un campement pour la nuit, compose
de branchcs d'arbres et d canots eux-memes. Quand Ia nuit fut descendue,
ils allumerent UD feu pour signaler leur presence aux Robervalois. Le
Iendemain, comme d'habit de, Ie vent etait tombe, et leur arrivee a la
chapelle de l'Anse n'en: fut que plus solennelle.

Les sauvages des environs avaient pose leur campement sur la greve,
la veille, et attendaient Ie prelat, isposCi: en deux rangs, de chaque cote
du passage balise conduisant a la chapeUe. lis firent les memes manifesta
tions qu'au temps du Pere Dequen : decharges de fusils, offrande de four
rures et meme d'animaux vivants. Monseigneur, bien que fort touche de leur
cordialite, ne voulut pas cependant reprendre Ie difficile chemin de Chicou
timi en compagnie de jeunes ours et de renards... II administra Ia Confir
mation a 98 enfants. II put con-stater par lui-meme Ie bien fonde des
sombres rapports du cure Bernier qui fut demis a Ia suite de cette visite.

Quand il revint, en 1868. c'etait comme archeveque. et son itineraire
comprenait une nouvelle J ission entre H bertville et Roberval: Saint
Jerome. Les usages etaienla peu pres I s memes: dans chaque paroisse,
les trois dimanches pr« dant la isite, on faisait des prieres speciales au
Saint-Esprit; Ie transport de Sa Grandeur etait assure par les marguilliers.
En 1868, il pa sa trois jours a Notre-Dame du Lac Saint-Jean, du 19 au
21 juillet, et confirma 133 enfants. Ces visites, dans les colonies eloignees,
revetaient un caractere s,n'e et inoubliable, d'autant plus qu'elles etaient
fort rares. Elles garderent ce caractere longtemps a Roberval.
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1880, et que les Obi ts y v' rent donner les grandes missions annuelles jus
qu 'en 1877. Durant }'annee, I' cure de Roberval se rendait quelques fois a la
chapelle d.s sauvages, qui bicntot refuserent de se meIer aux nouveaux
visages-pal . de aint- erome. A cause de la, M. Girard se porta jusqu'a
Coushpeganish n 1866, pour rencontrer Canadiens xclu de la chapelle
du paste, Les sau ag allerent i squ' enle'.'er au cure la clef de leur
chapeUe. En 18 7, les colo canadiens de ainl- erome furent done reIegues
au re d'lfel " vill .j 5qu'a ce qu'ils eussc t I "ie d'un pretre
titulai , Mais il arrivait neore aux. c Ions de '[lint-Jerome de faire Ie
voyage d Robcrv I par I v ie plus commode du lac. Q nnt aux bans sau
vages, qu od ar 'vait 1<1 Saint-Pil.:r ., on voyait 11. ser, au large d Roberval,
des files d ca ts u e f: milks a~croupi hantaient en f i ant voler
des moucho~ rouge. ~ u au ball de .pc;r 'hes : c:etaitPoin.l -B]eu~ qui
se transpor it w. t houan, po r ' nllSSIOn des Peres blats. M. Guard,
pour sa part, avait uelque p'inc ' entendre Ie:) :;auvages en confession; Ie
penitent e' it sc p a 'r d rri ('i un ridctI., our ne pas eU'e r connu par
1'interpr'te, qui traduisait Ie n onla DaiS;,I confesseur...

Ius pres de Roberval cnlr [ etabt:l.Chouan et Ia Ouiatchouan, une
autre colonie, aus~j vigour lise que e d Saint-Jera e, se fo a en meme
tem qll'ell: SJ..int-Loui d 'h21llb rd. Lt''5 p;emie ~ COlOD" arriverent
ave<: C'UX de Ro r HI, dall:- Je ba' de 1'. See • sur \11 pointe de la Traverse.
Le cure Gi l:lrd ne apport,lll que de In Iour.nge de ses isil .• Chambard.
Jl y :1VaJL la 80 chefs de famille en 68. 4: n bon flombre 001 encore a
se b tir 0 ne font que commencer. L . bes in u 1 nOUVe'dUX colons
sont "'i nom reD. et si Pl' . "!D[.s qu'on De p ut .s'empc h r d'admircI la bonne
volante ct I caura'l: ces pauvres Tens qui tau ~n me:s ran Ja grandeur
du &terifi e, se, ntcnt n61nmoins Ies forc s de J'<Iccomplir. ~ (62) M. Girard
ofne", i chez J Bi O'J .a , ,WtlO' la ch. pc: I l ~o tioYl! d~c retirer UI
qU'Tld cell -ej fut cOllstruite, n J869" \ tlllait y din~ la In ~¢ «au mains
l m les, em<lines. (63) T et les colon' ve aient a huval, entre temps.

Du c' t6 opp cal tTb~ de 1'1 'vi re A h ap ouchou!iln une paroi&!ole
to to neuvc 1." mtl1 ell;' ; rend c vie. Lc ure Tremblay, de Beauport,
Ie fill a diriger uelqu jeunes gens d il ri5gion dang l:C en tt,ln. Le premier
a g<lgrJer ce bonis fUl Ie jeune Fran(jois Lnpie . ra '.;oi Lapierre fut a
Saint-Prime ce que furem Cel~Lin Doivin el Thomas Jam e a Roberval,
Job HiloJeau .' Chum ord, Damase B ulanger a Alma, Edouard 1 iquett a
Peribonka, etc. Un h 'f e llle., p.' e paroiss.e, qui loge Dil:u et pretre
dans sa -[1 'Dlle 't m~Dd souvent e dim nsions de her s pour un pay',
M. Prime irard" i ait bien s mi ion d'Ashli moucho i1fl, qui fut bap
tisee S lnt-P ime. Eotr hm ord et Sain -P ime, dirail I'autr , son creur
baJanl;ait. Lc missionnairc de Rob~rv' I ne se rendait p, a Saint-Felicien :
les colons de eet endroit iC rend3i nt, eux, a Saint-Prim,e, au passage du
prelre, au meme a Roberval.

Quant a la mis.sion de Pointe- ue, eJle causa autant d'ennuis au cure
Girard que ce Jes de b bard c: dl:: Saint-Prime lui causaient de jole. D'a
bard, In ' ircom ription de t iwire quc Ie gouv~rnement a rai': faite pour les
lodiens n cootribua pales c gel' en agricu teurs d trappcurs nomades
qu'jls laie 1. n donna, tout au pIu , un pied- -t rre aux f:unilles qui ne
s'etaient pas retirees a Mist. 5sinl Oil ai1Iellrs, 11 'ee I'approche des blancs.

Ceux-ci ne tard'rent 'pas a ',eter leur devolu sur l'immense reserve qui
restait incultc, ~ pro ' ih~ de Roberval. Tcllc que l'arpentcur l'avait delimit~e

en 1857, e e . m l'en31t 36 mil1es arres: 3 milles de largeur, pris syme-



L'immense croissant du rivage sud-ouest du lac Saint-Jean allaH bien tot
se sectionner en cinq paroisses. Les rapports des cures nous permettent de
constater l'accroissement dans les termes suivants (population catholique) :

Meme ces actes, d'ordinaire si precis, accusent la plus grande elasticite
pour les pauvres Montl1gnais survivanls, de cette magnifique nation dont les
missionnaires jesuites relatent les faits merveilleux. TeIs ces deces d'enfants
anonymes et sans age exact. Telles ces identites: «Marie Montagnaise ~

et c Fran~ois Montagnais ~.

triquement sur la Pointe Bleue et menes jusqu'a plus de 10 milles dans la
profondeur des leITes. Naturellement, quand furent pris les derniers lots du
canton RobervaJ, au nord, les colons d€borderent dans Ie canton Ouiatchouan.
A Roberval, on souhaitait meme I'emancipation des sauvages et la disparilion
de cette «reserve».

En 1866, l'arpenteur P.-H. Dumais re~ut mission de chainer la partie
superieure du canlon Ouialchouan. II divisa neuf rangs et en profita pour
faire de nouvelles reclamations: Ie mainlien de la grande reserve paralysait
la colonisation. ¢ Les sauvages du Lac sont peu nombreux, et ce n'est pas
dans la culture de la terre qu'ils cherchenl leur subsistance. La chasse esl
leur principale ressource et leur passion favorite, et ils n'ont besoin au
retour de leur longue course dans l'interieur que (de) quelques pieds de
terre pour asseoir leur tente et quelque bois de derive pour alimenter leur feu.

«Lorsque ce terrain leur fut reserve, ils s'empresserent a l'exemple
des blancs leurs voisins de faire des abattis sur les bords du Lac et d'elever
des habitations, quelques-uns meme semerent quelques grains et patates;
rnais la plus grande partie a ete abandonnee et une nouvelle pOllsse d'arbres
promet une foret en pe,u d'annees. ~ (64)

Le coup de grace fut donne lrois ans plus tard. Le 25 juin 1869,
Ie conseil de la tribu approuva la remise a la Couronne de toute la partie
superieure du canton Ouiatcbouan, les Indiens ne gardant que deux rangs par
tiels de la pointe. Le rang double du canton Ouiatchouan forme par Ie chemin
reliant Roberval a Saint-Prime (Ie Cran) fut occupe apres cette division.

Apres Ie transport de la chapelle de Metabetchouan a Pointe-Bleue en
1877, les pretres de Roberval continuecent leurs visites chez les sauvages,
entre les missions donnees rar les Oblats. Va sans dire que les Indiens des
cendaient aussi a Roberva. lIs venaient y faire baptiser leurs enfants, en
particulier. Voici un tableau approximatif des actes des sauvages inscrils
au registre de Notre-Dame duranl la premiere decade. (Ce tableau ne
tient pas compte des metis.)

**
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Annee Baptemes Mariages Sepultures
1860 2 3
1861 5 3
1862 3 1 2
1863 6 1 5
1864 4 5 5
1865 7 5 I
1866 5 2 5
J867 8 2
1868 6 I
1869 1 2
1870 6 5
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1858 25 familIes, 130 ames
1860 48 familles, 325 §.mes
1861 77 families
1863 115 familIes, 675 ames
1865 750 ames
1868 838 ames

Le mouvement de la population n'etait pas regulier. En 1863 et 1864,
son chiffre ne changea pas. Les colons etaient a la merci des feux de foret,
Ie printemps, des insectes, I'ete, et de la gelee, I'automne, dans un temps ou
tout Ie labeur convergeait vers les semailles et la recolte. Ces fleaux s'abat
tirent Sur Roberval, certaines annees, et contribuerent a arreter momenta
nement Ie peuplement. En 1862, les chenilles envahirent les champs et se
repandirent a I'etat de fleau. La paraisse fit un voeu pour en etre delivree.
Voici I'acte qu'on pouvait lire encore recemment dans la sacrislie de l'eglise
Notre-Dame:

VCEU
En 1862, comme les chenilles faisaient de grands ravages dans les grains, les

habitanlS de celte paroisse firent voeu de faire chanter a perpeluile une grand'messe
dans Ie cours du mois de mai, si Ie bon Dieu les delivrait de ce fleau; Us promirent
aussi de faire maigre et jeQne Ie jour au celte messe serait chantee. A celte messe, on
doH faire une quete pour Ie paiement.

Telle est la declaration ei-inclusc, faile par Ie Reverend A. Bernier, alors cure
de cette paroisse.

L'inspecteur d'ecoles rapporte de Roberval, a la fin de I'annee suivante :
« Cette localite, sans cess.: eprouvee par I'incendie, a vu de plus ses grains
devores par les insectes, l'annee derniere, et Ie printernps demier, Ie feu a
detruit presque toute la semence, qui n'a pu etre remplacee que partiellement.
Ces malheurs ont eu l'effet de jeter Ies colons dans les privations et les dettes. ~

Poussant plus loin, I'abbe Girard note: <l Les cris de detresse qu'on avait fait
entendre avaient eteint un pen I'enthousiasme pour Ie Lac St-Jean. ~ (65)
Mais pas pour Iongtemps.

En 1866, l'accroissement impressionnant de la paroisse indta Ie cure a
trouver un expedient pour mieux loger l'assemblee des fideles: if. II devient
absolument necessaire de faire quelque amelioration qui permette au moins
a la plus grande partie des habiLants d'assister aux offices sans trop de gene.
Le moyen Ie plus court et Ie moins dispendieux ( ... serait ( ... ) de faire un
jube qui nous donnerait 20 a 25 banes de quatre places chaque. Je pense
que cela sUffirait pour quelques annees encore. Pendant ce temps-la, la
population va se developper et prendre des forces pour pouvoir entre
prendre de nouvelles constructions ... » (65) M. Girard reussit done, en
octobre 1866, a faire placer une galerie dans la petite chapelle en enlevant
un bane pour faire place a l'escalier. Mais deja il fallait envisager une
nouvelle construction, et, perspective effrayante, un changement de lieu.
Et non seulement les vivants, mais les morts eux-memes faisaient craquer
leurs cadres. En 1865, un second petit cimetiere avait ete inaugure pres
de la chapelle, Ie premier devenu trap etroit (66).

Quant aux ecoles, une troisieme fut ouverte avec M. Girard. Depuis
1864, la paroisse Hait divisee en trois arrondissements scolaires. Mais a
peine pouvait-on suffire a deux ecoles, comme il appert dans cette note de
I'inspecteur Martin (pour 1864) : «Deux ecoles ont ete ouvertes, mais
l'une d'elles a ~te fermee en fevrier, pour cause d'inconduite de la part de



l'institutrice. La seconde a satisfait tous les contribuables. M. Girard, mis
sionnaire du lieu, ne compte pas pouvoir soutenir deux ecolcs. Le syst:\rn
de cotisations n'est pas etabli et les habitants se sont epuis6s p ur fain:
face a leurs engagements, jusqu',a ce jour." On ne put construire une
troisieme maison d'ecole qU'en 1867, pres de Ia chapell, plus pr6cisemenl
du cote nord du presbytere. Stephanie Dumais en fut la premr re titulaire,
ou plutot Madame Fran~ois Bernier, ct Malvina BeEt. s rd, la seconde.
En 1903, un ministre quebecois rc:odit cet hommage a 'Qberval: <t Des
l'annee 1868, j'ai rema.rque ]'in~Cr~t que ':0 s orti:z' . l'&lucation.. Les
pauvres colons manqu"l'lent de lout j <i peme pouvalen -Its e nourne, et
deja its trouvaient moyen d' 'lever de belle maisons d'[~cole, plus belles
que dans d'autres d' 'tricts beaucoup pIllS riche,» (67)

Parmi Ies premiers instituteurs ou in titutrices, itOIlS encor·e: 1 arie
Langlais, Leufroid Pata(!i<s (1866), Israel Tremblay, remi r mait e d' ole
du Saguenay a agotviIle, et re ideal c oberval en 1863 (ces tro'~ 's.i-
decent chez lomas Jamme ou irent affaire avec lui) .

Desastreset progres, courage c'l re lIes, reculs et avancements, tout se
melait dona dans la grande paroisse e otr -D me du Lac Saint-Jean. Trop
grande paroisse, a la ver-le, m"m apr?;' In . eparation de Saint-Jerome en
1867. Plusieurs questions ollicit'i Dc ._ meml3 temps l'attention du cure
de Roberval : l'organisation des mi sioTlS de Charnb rd et de Saint-Prime,
I'annexion 011 l'abandon de la r'serv de Pointe-Blelle, ,'erection canonique
de Notre-Dame du Lac, la ne~e.sitc d'y eonstruire une ,glise Ur un ite
nouveau. Les trois dernicre ctaiL:nt co nexes : M. Girard dirfera la d mode
d'erection tant que la reserve ne re~ut pas de nouvelles Limit s et ranne 'ion
d'une partie du canton Ouiatchouan a laparoisse cflocmique de 1~ait Ie
centre de celle-ci et, consequ mment, l'eodroit a choi ir pour P Ii .

Le cure Gir rd pref aU de beaucoup n pas toucher u canton jat-
chouan, quilte a en faire une pa iSSl; S 'parec ou ' l':tnnexer plus lard a
Saint-Prime, Que la re"erve dlspa - isse c mlt~tt,:m' t, alOI"!' nou ilurons
Ie rang du bord du lac et l'accord era facil pour rllpprocher l't Ii ver!;
la Pointe Bleue. Sinon, rien du tout, Ce rien du tout '0 pn:nd d aoord 1e
fameux nmg double du canton Ouiatchouo.n, Ie n:l. ¢ oila, rerit Ie
p<1steur, la vraie pierre de scandale pour mL.:S • slens. I a'au it 'amais
du en etre question (68). es lots qui bord n 1 chtlmi d ouvem ment
sur une longueur d'une demi-lieue, n~ po mate I nous foarIlir tout au phIs
que quelques 'lueteux_» (6') 'ais Ie ran 0 I <I: ~ ne des sauvages»,
camme il fut a pele deja, pas a bel et bien a oberval: la moiti~ des
rangs I, II, III et IV du canton Ouiatchouan, Hne largeur de onze Jots,
marquee par Ie rocher de la Cote du Cran,

Les autres bornes fixees par Ie decret d'erectjon n fa'saient pas de
difficulte: au sud-ouest, en arri~re, 1- rungs III d,-,,_ cantons Charlevoix
et Roberval, et Ie rang IV du c.·" ton ui tchollan, inclusivement; au sud,
la riviere Ouiatchourm (70). L'acte d'erection . noniql.l emana de I'Archc
veque de Quebec 1 3 novembre 187 , fut lu att prone pa le cure Gi ard le
13 novembre ct reconnu au civil Ie 24 ece' br. (En m~1 e lJ ps que Robcr
val, trois autres paroisses du Sagmmay recevaicnt leur reconnaissance:
Saint-Louis de Metabctchou::m ou Chambord (4 novembrc), Saint-Jerome
(5 novembre), Saint-Dominique de Jol1quiere (7 novembre).

Roberval avait done ses !imites principaIes en 1870 <;: environ neuf
milles et demi de front sur une profondeur moyenne de trois milles ».
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CHAPITRE III

LA LUTTE POUR LA VIE

Nous ne croyons pas qu'iI y ait un autre
cIidroit, dans la province de Quebec, oil la
cUlonisation ait soumis la naturc 11 son <Euvre
civilisatrice avcc autant d'esprit d'iniliative et
d'cndurance qu'au Lac Saint-lcan.

ALFRED PELLAND (1911).

Entre Ie levee de soleil de la periode rose de Robecval et les derniers
abattis de la pcriode primitive se placent deux evenements tragiques: Ie
Grand Feu et Ie deplacement de l'eglise. Mais avant d'exposer ces faits
memorables, il faut dire un mot de la vie quotidienne de nos defricheurs.

La race des defricheurs du Lac-Saint-Jean est a jamais disparue. Louis
Hernon a passe il n'y a pas encore cinquante ans et deja il ne reconna'itrait
plus son Lac-Saint-Jean, macadami '6, clectrifh\ modernise. S'il arrive encore
quelquefois des elrangers curieux d'ob~erver la vieille etoffe pays anne du
Quebec, ils retournent avec la conviction que, contrairement au refrain que
Ie romancier a cru entendre sur les bords de la riviere Peribonka: den ne
change au pays du Quebec, tout change au pays du Quebec, comme ailleurs_
Des theoriciens parlent de la vocation essentiellement industrielle du Quebec.
Et s'il y a encore quelque part de vrais colons qui ressemblent a ceux de
1870, la machine est avec eux. De 1855 it 1955, Ie siecIe que compte
Roberval, il n'echappe a personne que Ie monde lui-meme est passe it un
age entierement nouveau.

Les habitants qui sont arrives les premiers sur les bords du lac Saint
Jean etaient des squatters, des precurseurs, d hommes sans guides, presque
des hors-Ia-loi. Voici Roberval: vingl-cinq colons vont defricher dans
l'Anse. L'arpenteur arrive apres eux, c'esl-a-dire Ie gouvernement, et il doit
reconnaitre, au meilleur de sa connaissance, la propriete de chacun. (Cela,
au nom d'un droit aussi vieux: qu'Adarn, :lppe.r, en langage courant, droit de
squatter.) Quand un coin de terre se revelait d quaIl superieure, la prise
de possession ressemblait un peu aux c urscs a ror. on envahit l'Anse de
Robecval en quelques annees, et, seule ent d s H6bertville, it y avait de
l'espace pour six paroisses. Tout n'est done pa~ it admirer dans celte marche
a batons rompus. «Les premiers arrivants, dit un contemporain, prenaient
des terres non chainees en aussi grande etendue qu'ils Ie pouvaient et les
vendaient ensuite." (71)



Lorsque Thomas Jamme perdit sa premiere femme, en 1863, Ie notaire
Louis-Zephirin Rousseau, accompagne du notaire John Kane, de Bagot
ville, vint faire I'inventaire et Ie partage de ses biens. On a ainsi l'avantage
de cormailre par Ie menu l'avoir d'un des colons les plus fortunes de
Roberval.

L'acte nolari6 se divise en sept chapitres : Ie premier detaille les effets
mobiliers ; Ie second s'intitule : «Argent monnaye :$ et contient un seul mot:
~ neant:) ; Ie troisieme concerne les «dettes actives ~, Ie quatrieme, les
c dettes passives~, Ie cinquieme, les immeubles, Ie sixieme, les It litres et

Quand les cantons etaient divises et arpentes, Ie maximum de securite
qu'un colon pouvait avoir etait un billet de location; mais ce titre lui-meme
n'etait pas de tout repos. «Un colon obtient du gouvernement une terre
que J'agent, M. Kane (72), lui vend. Fort du permis de l'agent, il va s'etablir
sur son acquisition. A peine a-t-il commence ~ y faire les premiers travaux,
que des reclamations lui arrivent de tous cotes. Une personne reclame cette
terre pour y avoir passe trois ou quatre annees avant et y avoir forme le
dessein de la prendre. Une autre pretendra y avoir fait Ie premier abattis ;
lequel abattis a ete fait au moyen de quelques branches d'arbres coupes ~a

et la, ou pour y avoir mis ses initiaies sur des arbres ou sur des piquets. :i> (73)
Et ainsi de suite. Une fois I'acquisition faite par billet de location, Ie deten
teur devait donner des preuves de sa bonne intention, Ie fond appartenant
encore it Ja Couronne : «Ie lout faisant partie du domaine de Sa Majeste 1\,

repete-t-on dans les actes notaries. A Roberval, il n'y eut pas de lettres
patentes d'emises avant 1860.

Ni Ie droit de squatter ni Ie billet de location n'etaient suffisants pour
donner ~ la colonisation quelque ressemblance de systeme. C'etait, au con
traire, une source de conflits et de speculation incontr61ables, qui a fait Ja
prosperite des premiers tribunaux de Chicoutimi.

La premiere habitation etait plutot une hutte qu'une maison. Lorsque
Ie cure Bernier arriva a RobervaJ, on s'en souvient, il aima mieux entrer
dans sa maison a vent parce que Ia geule demeure convenable etait a unc
demi-lieue de Ia cbapelle. La facture de ces campes, solides et trapus,
est bien connue: quatre murs faits de troncs d'arbres aplanis sur deux
faces, perces d'une porte et d'une ou de deux fenetres et recouverls de
4: dalles ». On remplissait les fentes avec de l'ecorce, du cbaume, de J'etoffe,
ete., comme fit Ie cure Bernier lui-meme, et on posait, quand on Ie pouvait,
un lambris interieur ou une simple tapisserie d'etoffe ou de carton. Pour
assembler les pieces de la charpenle on employait des chevillettes de bois.
On batissait ainsi des maisons entieres sans un cIou. En 1860, des 26 habi
tations qu'it y avait dans Ie canton Roberval, 16 etaient purement en bois
rond (74).

L'interieur du campe ne formait Ie plus souvent qu'une piece unique.
Le mobilier: tables, lits, etc., etait de bois brut. Des t.1blettes ou dressoirs
etaient fixes aux murs, ainsi que des couchettes basses. Suivanl les besoins
de la famille, on avail aussi des \ils mobiles plus bas, ou « chats-lits :$, qu'on
passait sous un autre lit et qu'on lirait Ie soir. Le lit conjugal etait isole par
une tenture ou des rideaux. Avant Ie poele a ponts, on avait Ie poele bas,
poele simple fran~ais. Pour 1'6clairage, bien des familles fabriquaient elles
memes leurs chandelles avec du suif.
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Atelier et personnel du journal en 1905. De gauche
a droite : Adelia Michaud (employee chez Ornstein),
Edouard Boily, Marie-Louise Michaud, Philippe
Dallaire.



Sur Ie pont Du Trembla'y, a i'epoque 1900.

Chez L.·P. Bilod:'!au en 1905.
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La premiere locomotive arrivee a Roberval.

La maison d'Alphonse Marcoux en 1900. C'est
1.1 que fUI ouverte fa premiere auberge.
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papiers :t>, et Ie demier fait Ie partage des biens. Si nous faisons, avec Ie
notaire Rousseau, Ie tour de la maison et des batiments de Thomas Jamme,
voici les effets que DOUS trouverons, pour Je chapitre premier (nomenclature
integrn.1e) :

poele de fonte de 3 pieds, double,
avec son tisonnier et cendrier

5 lits farnis
I coucheue
1 bed
I horloge
2 lables de bois mou
1 lave-main et bassin
I coffre peint en vert
I coffre peint en rouge
1 grand coffre. vieux
1 valise
1 vieiIJe valise, couvene en peau de

Joup,-marin
fusll de ehasse avec sac aplomb et
poire Ii poud re

I lot de paniers d'eclisse
1 lot de petites boiles
I armoire double
I huche
1 grande table de bois mou
7 chaises communes
1 berceau
5 chaudieres de fer blanc
4 lasses de fer blanc
1 lampe
1 lot de vaisselle et de ferblanterie
I bombe
I soupiere de fer
2 poeloDs
1 chaudron
1 petite soupi~e
1 101 d'outils
2 fers a f1asquer
1 lot de qUartll vides
I lot de laine
5 rninots d'orge
I collier de cheval
2 paires de trailS
I lot de petilS effcts
4 pioches

4 faucille.s
1 rouet a filer, vieux
2 canistres a l'huile. vieiUes
2 miroirs
5 nappes de toile du pays
2 couvre-pieds de colon et un de

laine
2 couvre-pieds d'indienne
1 coupon de dottis
1 lot de hardes de corps, comprennnl

robe d'indienne, chale.s et jupons
1 seau a I'eau
1 vieille jument avec un jeune poulain
1 jument de 5 ans
I pouliche
I poulain d'un an
3 vaches a lait
I paire de boeufs
2 taures d'un an
2 taures de 2 a.ns
2 jeunes veanx
6 brebis et 1 belier
2 agneaux
5 jeunes cochons
1 lruie
4 cochons hivemants

17 poules et I coq
I carriole ncnve commune avec une

peau de buffle et un oreiller
1 vieilJe carriole
1 vieille charrelle sallS rolles
I charrelle a foin el M;.~ roues, commune
3 vieux harnais de cr,kvail
1 traineau
I charrue gamie
J hcrse de fer
1 etabli de menuiserie, vier]X
3 paircs de menoires
I vit'ille faulx
2 porles simples de 30 pOllees
1 vieux canot d'eeorce

Le tout, estime a 145 louis ($580.00).

Quatre ans apres, Thomas Jam Ole connaissait un nouveau deuil. Son
frere Ambroise IDourait pn~maturement, a la veille de cODvoler cn secondes
noces. L", Do\,l;re c)'Heb'rtville, Maitre Severin Dumais, vint dresser l'in
ventaire de ses bie , qui ressemble assez au premier. Notons cependaDt, en
passant; un quarl a l'eau, un «diable-a-l'eau avec tonne~, des lits a
paillasse, trois croix, une bande de grelots. un chandelier, un piege a castors,
nn lot de livres, une galcre, un van, un lot de futailles, quatre tinettes, avec
force cruches, janes, bouteiIles, boltes, seaux, ceffres, valises, quarts, cuves,
paniers. lei, ['outillage est assez considerable mais reste simple: hache, scie,
marteau, tenailles, \:rille, egolne... La pioche, la herse, la faulx, Ie rateau,
Ia, charrette a foin, Ie tralneau, voila toute la maehinerie. Le cheptel est
restreint mais eqnilibn~: 1 cheval, 3 vaches, 2 taures, 1 pasre de ba:ufs,
14 poules, 11 moutons, 3 cochons.



Les 32 cuJtivateurs qui se trouvaient dans Ie canton Roberval en 1861
avaient 512 acres en culture, ou voisinaient Ie ble, I'orge, I'avoine, les
patates, les pois et les navt:ts. Pour Ie meme groupe, Ie betail adulte etait
partage comme suit: 20 bceufs, 31 chevaux, 54 vaches a lait, 76 moutons,
72 pores (74).

Tout Je travail etait a l'eehelle domestique. C'est pourq uoi on observe,
au sein de la simplicite q ul se degage de ces inventaires, une heureuse
diversite.

La nourriture des pionniers etait tide directement de la terre, et com
pletee par la chmise et pech", Le poisson, ~m Jac Sainl.-je:JD, etait alors
d'une abondance biblique. Tous Ies anciens visiteurs l'ont repcte a la suite
du Pere Dequen, qui avait trouve Je lac «fort poissonneux ». Ne retenons
que deux temoignages : celui de Joseph Bouchette, en 1828 : « Le lac abonde
en plusieur~; sortes d poissons, tds que Ie G!O[l~, la carpe et I'achigan ; la truite,
Ie poisson blanc, I'anguille, Ie bro:::het, et un poisson particulier appele wena
nish.» (75) Et celui de visiteurs officiels, en 1869 : «Depuis Ouiatchoua
nish jusqu'a l'extremite de Ia pointe Bleue, distance de quatre milIes, I'eau
est profonde; on y prend en abonda c Ie dore, la ouana ish (petit saumon),
la carpe, la lochc (espcce de mo e d trois a quatre ieds), et I~ broch l,
qui atteint sou ent quatre pied' et d mi de longueur.» (76) e roisson se
substituait a la viande en ccrtai es periode de l'annee. Poisson ~t dreales
formaient une table frugal m" lide. L'or e, I'avoin et surtout Ie bIe
servaient a la consommation immedj· teo On 1es moulait et on en faisait de
pates. Enfin, les pois et les patates c mpletaient Ie cycle de la nourriture.

L'obstacle Ie plus in urmontable etait I distance. L'eloignement du
Lac-SainI-Jean, ou' au roiJieu de la croute d . Laurentid ,a marque toule
son histoire. Les ch_ l1i ont s 'ivi la colonisation all lieu dl:: a preceder, et,
aRoberval, iL~ l'ont s ivie de loin.

A moins de remo cr jusqu'a l'anc'en c chemin des Jesuites ), un sentier
que suivaient ces missi nnair de Quebec a Metabetc, auan, au XVIIieme
siecle, on nc twuve pas d'a\Hr voies de te , au origines du Saguenay,
que trois pist s de porta e que I,es gen; de harlevoix HVilicnt faite,s jusqu'a
Grande-Bai ; trois, au Heu a'une, pa e que trois aroiss s ambitioonaient
d'avoir la r ute du Saguenay : La MIlB.lai , . aime·Agfle.s et Bale Saint-Paul.
Le chemin de Malb ie, ou « chL-min des' marais », et Ie che lin de Bale
Saint-Paul, ou «chernin d~ la Gal tte:l>, rivulfsercnL serieu 'ement, muis ce
demier, plus court, pr';v31ut. Lc or public l'av<tit ren pr lkable eo 1865.

Mais Ie voyage au Saguenay s'accomplissait normalement par bateau
durant Ia saison navigabl . Jusque vers 1870 (a. rou rture du chemin de
Quebec au lac ajnl-lean) ·t m"me IOllgt mp aprcs, lc~ familIes de Rober
val qui partaient dire tcment des viellles regions faisaient la premiere partie
du trajet par eau avant entn:prendre la montee uu lac Saint-Jean. De Quebec,
Ie voyage comp et representalt quelque 300 miUes.

Du fiord Saguenay uu lac Saint-Jean, on suivait ce qu'on appeJIe Ia Iigne
Kenogami. De la profonde &chancrore de Iii Baie des Hahas jusqu'au lac
Saint-Jean, Ie relief decrit une coupe p allele ~~ lu rivi ,re Saguenay, au fond
de IaquelJe deux lacs « Longs», Kenog. mi et Kenogamishish, semblent indio
quer rancien debouche geologique du lac Saint-Jean. La haute section de la
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riviere Saguenay n'offrant que rapides, 1£1 route que ron prenait pour sauter
du Saguenay au lac Saint-Jean etait la Jigne Kenogami. C'est vers 1880 seule
ment que, a cause de la marche de la population, une autre jonction est
entree en concurrenCe avec Ie chemin de Kenogami, celle qui va de Jonquiere
a Saint-Bruno.

A I' oque d origin s de Roberval, H6bertville ~tait Ie terme de 1£1
ligne Kenogami. Pour 1 - colons d'H6bertville, il ne s'agissait que de relier
la chute des Aulnaie aLateniere en completant par voie e terre les quelque
25 milles de voie navigable. A l'ete 1851 ils avaient un service de transport
sur les lacs Kenogami et Keno. ishish .: une chaloupe et deux berges. Et
Ie chemin Kenogllmi, qui n'6lilll pas encore un chemin, devait s'ouvrir peu
apeu sur les pas des voyageurs; ctre raccourci de 1£1 Baie a uterriere, eon
lourner Ie Jac K' Dogami par 11: COle nord, ou se forma la defunle paroisse de
Sainl-Cyriac, lraverser les cantons :'lron et Metabetchouan, puis se rendre
jusqu'a Saint-F;~liciel1. Commto..ncc en 1850, il ne fut jamais tout a fait
complete.

Pour monler a Roberva1 en 1860, il (allah compter sur ses jambes et
ses reins autant que sur Ja charretle et I'aviron. Les mi~rs avaient voyage
l'biver' on savait qu'il etait deux fois plus du de montnr cn juillet qu'en
mars. L voyage durait toujours pius d'une jou 6c. On cOl:Jchait au Portage
d s ...h., ou " HebertviIJe, et so v nt sur a PoiDt e la raverse, en
plus, qU'"1 Ie nor -ou t . it trop fort. Mais Ie v yageu 1 quaIl I il s'avan
~aiL eniin sur la pi ge du I ,resplrait d'ail" en voyant la mer qui Ie porte
rait jusql.l'tt {O rval ou qu'i1 contournerait lentemellt su a large greve.
Laissons Ia plume;- f Ull voyagelJ de I'epoque. L'ab e .con Provancher,
savant naturalist· n'etan pas un v yageur supe 'c' I. Vi it tIes Ameri
cains, un jour.. prctcnda·t qu'il. etait plus diffi ile d fain~ son, lut cternel
£lUX Etat.:.-Unis qu'au lIada., avec preuves tilies des troi.s ncopiscences.
En 1861, it se rend it £11 _ C int-Jean, et laissa de s n VO} ge 1£1 description
loute scientifiquc que void:

Le 8It~lmC1' us dCPOlle il. • aint-Alphonse, dans la Grande-B"ic. Vous prenez Ia
)a oiture pour OUli fetldl all Porl.a!te-u Roches, au pied du lac Kinogami, distant
de ci.oq lieues .el demk Mal lei it f- ut' angel' la dmrrcUe pour la erge ou Ie canol
u'~corc:e ~ ear Ie tern in (Idi vOitUNS 0 va pas plus 101'11. Et pour p.t:u que Ie vent
ouffle (. .. ) du nord-ol1~I, e qu uni e Ie plus souvenl, il vous faudra atlendre la

nuil p Ir avail" 10 calme. ' ,quelqlle robust\:s et exerc~s qu soient les canotiers et
bal lic: , iJs liOn! i . ul s ts 11 tuner .Urllnt s·x Jieues (... ) OJ)U un vent debout:
heUTcull alars si un rage ou Ie ·froid de I'll nilit ne vous force pas a rel cher a la pointe
de Caskoula pour nller del'll Imler l'hospit ire au pere Cyriac, dans sa cabane d'ecorce,
II y ass tloul~ u pi9,t1f1,nl et d 1 pit~o~~e poUr un .louriste. 11 :J.~lcr chcrcher Ie
couvt!Tl SOilS Ie W1 m malen ; ella VOIK nO!UH;Irdc de Vlcrges des bOLS, repetant leur
canuqlle SOliS Ie loit d\~co ,11 I' lucu'f 'un!: flamm<; p~tiJlat1te. fJatt~Ia plus agreable
ment son oreille que les. plus $. "';lTItes symphonies d nos celebrih~J> musicales. Mais
Ie pauvre colon ( .. ,) n'y ..... ienllra chercher, lui, qu'un nbri contre la pluie ou la chaleur
d'un bOlT fe : rUll ct!'IlUtrc lni emnt offerts avec une bienvei1].llnce marquee (.,.)
la cilos;;: ne se ferJl pas to u:fois pour lui S~ulS Quire 11 sa bour~&, et surtout sans lui
faire perdre beallcoLlp d (c:m • Mais disons adieu au pere Cyria .... , 11 sa vieille Monla
gnaise et a Se! qualr- gru.ndcs. lies, et contilluons notre navigation, pres six a huH
11eures de marcbe, nous umchons enfln au beau port, ge qU'i ~pare I lacs KinogaOli
ct Kinogamisllisb, Ce porta.ge n'a que vingt-huit arp ts; mais il Il'ttl faut pas moins
vider Ill. bergc jusqu'au dernier article. pour en reprendre line autre sur Ie lac Kinoga
mishish. Apres ueux JJel1e~ d'une nouvelle navigation s..-:mbluble a la premiere, vous
debarqllez enfin 11 Heberlvillc, tout pres de l'eglise. Ici, si Ie colon se dirige vcrs Ie
township Mes)' , Labarre, Caron ou Signa)', il est a peu pres rendu (... ).

Mais s'il se dirige au lac Sainl-kan, a Ouiatchouan (Pointe-Bleue), par exemple,
c'es! une autre affaire. Dc ]'egJj~c d'Hcbertville. il lui faudra faire un traiet encore de
trois quarts de lieue, pour fl> rcmettre de nouveau sur I'eau, Mais ici ce sera presque
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de necessite sur Ie mobile canOL d'ecorce car les berges ne sont plus Que difficilement
possibles sur la Belle-Riviere. 11 se lnissera donc aller dans Ie frele esquit au rapide
courant de la Belle-Riviere. Mais, aprcs une lieue environ, voila encore un portage:
it n'a qu'une quinzaine d'arpents, mais il faudra cependam porter ados el canot et
contenu, pour se remettre sur I'eau atl pied de la chute qu'on [lura ainsi evitee. De Ill., il
se rendra directemem (deux lieues) a Koushpai'gan, a J'entree du lac SainI-Jean, sans
autre contretemps, je veux bien Ie supposer, que Ja crainte et les transes que lui inspire
roDt de temps a autre les nombreux rapides qu'it aura a descendre, ou les cailloux et
chico Is sur lesquels frOltera plus d'une fois Ie canOL, menalSant a chaque fois de s'y
rom pre les flancs. Vne fois au bord du lac, si Ie temps est au calme iI pourra de suite,
soit dans Ie merne canot ou dans une berge, se diriger sur Metabetchouao (3 Iieues), et
de H'I a Ouiatchouan (6 lieues), but de son voyage. Mais si Ie vent souffle tant soil
peu, il lui faudra attendre parfois des trois et qllatre jours a Koushpalgan; et pendant
tout ce temps, Ie travail est arrele, les provisions s'cpuisent, I'argent diminue, ella
famille souffre. Quand on songe a toutes ces difficult6s, on est vraiment etonne qu'en
si peu de temps ces [ieux a.ient pu ~::: pellpler d'une telle population. Sans doute Que
durant J'hiver ce trajel est plus facile; mais les gens de Kamouraska, de la Riviere
Ouelle, etc., ne peuvent pas trav(~rser au nord durant l'hiver ; et pour les gens du cornte
de Charlevoix, Ie trajet, pour etre plus facile, est encore tres long et tres penible, ayant
a traverser des espaces considerables 11 travers des montagnes et des plaines sans
aucune habitation (77).

Huit ans plus tard, Ie chemin du Saguenay au lac Saint-Jean n'etait pas
fjni que Ie chemin de Qu6bec (iU Lac-~aint-Jean etait en conflit avec lui.
Le gouvernement Chauveau realisa ce projet deja vieux de relier directement
Quebec au Lac-Saint-Jean. Le cure Gregoire Tremblay, de Beauport, s'etait
fait Ie champion de cette idee. La route de Quebec n~ fut-eIJe pas appeIee
Ie « chemin clu cur~ Tremblay? 1> Le cure fit lui-meme son ch~min, emouvant
les gouvernants, choisissant ses ravaiUeurs, dirigeant les travaux, publiant
des rapports. En 1868, Ia province ct6p~nsait $5,000.00 pour Ie chemin de
Quebec. Et 1'0n parvenait a: ebaucher jusqu'a Saint-Jero e, vers 1869, un
chemin de terre de 47 Ii ~ues et de 80 pants, par au Ie brave et patriote cure
invitait ses jeunes gens a se rendre a Sa.int-Prime.

Encore la, quelles montees a peine imaginables ! Huit jours de marche,
dans res montagoes, avec d enfants, d~s chevaux, qu'il fallait tout de meme
nourrir. L~s hOklleries n'6taient gucre que d~~~ campes noirs ou les betes
el1es-memes avaient leur Jiticrc. On oassait l(;s Laurentides en chantant des
cantiques comme Ie pere Samuel Chapddaine.

La premiere decade, de 1860 a 1870, fut done, pour les grands chemins
du Lac-Saint-Jean, une epoque de defrichement et d'essou~hement. Vne
opposition interessee presidalt a l'avancement des deux grandes routes, celIe de
Chicoutimi et celle de Ouc.b~c. Chlcoutinij hml,·'ti.t les hola en voyant percer la
route des Laurentides all derriment du chemin de Charlevoix et du chemin
Kenogami. I.e. journaux de 1864-65 et 1868-69 exprimaient les divergences
de vue sur la voirie du Lac-Saint-Jean. Des correspondanccs signees
« Chicoutimi ", «Charlevoix. », « Lac St-Jean », « Rob<::rval:r., bataillaient
cavalicrement sous Ie regard amuse du gouvernement, qui tenait la dragee
haute. Les opinions dll clerge refl6taient ceJIes des populations. Le cure de
Chicoutimi, surtout Ie gr,:nd vicairc Racine, donnsit h priorite au reSeal!
interne: Charlevoix-ClIi~outimi-!_~!c-Saint-Jc'lll. Conunent 10 chef-lieu pou
vait-il souffrir d'etre prive de voies convenables avec Charlevoix, Ja mere
patrie, et Ie Lac-S<lint-Jean, d'autre part, alors que ce demier se faisait fort
de deboucher aQuebec? Les gens du Lac, eux, et ceux du district de Quebec,
n'avaient qu'un reve : couper Ie mur, trouver une sortie directe sur Quebec.
Cette opposition dura tant que dura Ie chemin du cure Tremblay. En 1387,
Ie Reveil du Saguenay pleurait encore - non sans raison d'ailIeurs -. les
miIIiers de piastres gaspillees sur Ie « boulevard aux lievres )}, que Ie chernin
de fer rendait a la vegetation.
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A Roberval meme, II n'y avait pas enCOre de chemin praticable a l'au
torone 1860. L'annee precedente, la corporation, pressee par une requete
publique, avait decrete Ies travaux de la grande route riveraine, depuis Ie
canton Metabetchouan jusqu'au canton Ouiatchouan. Mais c'est seulement en
1863 que Ie ~ chemin du Roy ~ a commence a prendre forme. II faut entendre
par 13 que Ie sentier primiLif de la greve etait devenu passable en charrette.
Dans Ie langage d'alors, cela s'appelait « donner un bon roulant portant :).

Cette route etait 3 charge de tous ses residents proprietaires, comme
c'etait l'usage pour tout chemin dit de front. En 1864, Ie conseil vota un
reglement pour regulariser Ies travaux rouliers de la paroisse : la voie doit
avoir 15 pieds de large, etre debarrassee des roches et racines, et piochce.
Sa longueur: depuis la reserve des sauvages jusqu'a la riviere Ouiatchouan
d'une part, et depuis cette riviere jusqu'a la ligne mitoyenne des cantons
Charlevoix et Metabetchouan d'autre part, ce dernier tron~on ne prenant que
la largeur d'un «roulant de charrette~. Le reglement mentionne aussi des
« pontages l) chez Hubert Tremblay, Protais Uuay et Abel Bergeron, des
reparations et des garde-fous chez Jamme. Au bord du lac; au pied des cotes
de l'Anse, I'eau stagnait frequemment. Surtout Ie chemin se relevait boueux
des inondations plus ou moins graves du printemps. On s'en tint donc 3 ces
travaux d'ameliorations temporaires en attendant Ie chemin du gouverne
ment, c'est-a.-dire la conLinuation dans Ja municipalite du grand chemin
Kenogami.

En 1865, on fait un nouveau trace dans la section du bas de l'Anse, pour
mettre Ie chemin a I'epreuve de I'eau. En 1866, Ie chemin Kenogami approche,
il atteint la riviere Ouiatchouan. Le trace en est deja fait jusqu'a Saint
Prime. En 1869, on se rend sur Ie Cran en voiture. Vingt manreuvres tra
vaillent alars dans la section de Saint-Prime, sous la direction de Protais
Guay. On ouvrait les routes.

,..
Comille la grande municipalite de Roberval, qui couvrait l'hemicycle

sud-ouest du lac, avait r~u sa charte en 1859, Ie maire y a precede Ie cure.
Le colon qui fait figure de chef, alors, Celestin Boivin, a certainement influence
dans cette innovation, qu'il ait ete maire ou non (78). Le petit gouvemement
local se donna aussi Prime Thibeault comme pretet. En 1863, composaient
Ie conseil : Prime Thibeault, Celestin Boivin, Octave Boivin, Thomas Du
chesne, Thomas Fortin, Rene Tremblay et Ferdinand Lepage alias Jean
Page alias Jean Morel. Le secretaire-tresorier etait Theodule Bolduc.

TModule Bolduc etait un artisan adroit et plus ¢ lettre l) que les autres,
comme son pere, Frederic. 11 passa d'Hebcrtville a Roberval en 1862, et
fut requis pour plusieurs charges; bedeau et chantre a la chapelle, meunier
chez lamme, maitre de poste, cantonnier, jugc de paix, ete. Thomas Jamme
n'avait pas plus sage consu!teur, ni ses concitoyens, au debut. n finit ses
jours accidentellement dans la ¢ riviere a Thomas Jamme :t-, mais son rimail
leur de pere n'etait plus 130 pour lui chanter une complainte.

La charge de secretaire de la paroisse n'etait pas onereuse : Ie conseil
n'avait que .quatre reunions n~gulieres par annee, ce qui valait au scribe, a
une piastre par seance, Ie salaire minimum de quatre piastres par armee. Mais
n'allons pas croire que ces reglements etaient immuables ! Les sessions, bien
que trimestrielles, pouvaient se tripler en une semaine, comme il advint en
juin 1865. C'etaient des sessions ~ especiales l) (sic) et elles etaient ajournees
« pour quand Jes habitants de la municipalite en auront besoin ~ (79). Mais
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OU donc siegeait-on? En 1863, dans la demeure de Joseph Eschemback,
l'Allemand hirsute qui reslait pres de la chapelle. Plus tard, au moulin
J amme. Plus tard, a recole voisine de la chapelle.

Dans les premiers reglements passes au conseil, on note Ie souci de
maintenir l'ordre, contre la negligence et la violence: amende de cinq piastres
ou moins pour un conseiller absent de Ia reunion sans autorisalion ; amende
de quatre a huit piastres pour « toute personne qui troutlera Ie dit con~eil

soit par violence et par organisation secrete r. (80). On ne se contentait donc
pas de jouer des tours au conseil !

Les elections avaient lieu tous les deux ans. En 1864, balayage complet
des sept olficiers municipaux ! La nouvelle equipe comprend : Chrysostome
Boivin, Denis Boivin, Hubert Villeneuve, Euloge Menard, Ovide Bouchard,
Hubert Tremblay, avec Abraham Lapointe comme pretet, bientot remplac~

par Jean-Baptiste Potvin. Les nouveaux ediles commenccrent par la meme
mise en garde contre les absents au con~eil et les mauvais plaisants, trans·
porterent l'agora au moulin a farine de 1amme et firent un (, rClOaniement
ministeriel ». En effet, J'usage de nom mer des inspecteurs publics se perpe
tua tres longtemps a Roberval. II y avait un inspecteur des tosses et clotures,
et plusieurs inspecLcurs des chemins.

La voirie clait la preoccup8tion majeure et quasi unique de la corpo
ration. Le chemin de front de Roberval n'etait pas encore paracheve quand
arriva sur Ie tapis Ie temeraire proiet de Marc-Pascal de Sales Laterriere,
depute des «' ,:lUrentides ~ au Pari ment du Bas-Canad • de relier Ie lac
Saint-Jean a la Baie des Hahas par un canal. « II s'ensuivit quelque debat et
il est propose par Hubert Villeneuve seconde par Hubert I"emblay qu'il soit
ecrit une r8punse a M. Laterriere l'informant que ce conseil ne se m';lc pas
des affaires du canal.» (81) Les e nces, au moulin, etaient mouvementees.
Elles etaient pUbliques. Quand le secretaire note: «II sans suis de grand
debas l> (sic), on peut Ie croire, car les rares scribes de I'epoque elaient plutot
parcimonieux. Maintes fois les questions discutees sont renvoyees« a nouvel
ordre vu que les conseillers ne s'accordent p:.lS l> (82). Ces « grands debats l>

interminables tournojent, environ ce temps, autour du emill du bord du
lac, dont Ie parcours devait etre modifie, et des chemins vicinaux. a charge
du gouvernement. 11 snrgissait bien <lllssi d'aut problemes non moins r \'6
lateurs du mode de vie des colons. En 1867, 13 corporation ayant perc;u une
certaine somme des rentes seigneuriales afferentes aux cautons, « il s'en suit
de grands debats pour venir en accord si elle va etre pretee avec interet ou
si eHe va etre mise a la disposition des pauvre~~ (82). Le maire ]a distribua
pour la semence.

En 1868, Jean-Baptiste Parent rempla<;3 Jean-Baptiste Potvin a la
mairie. Parent etait un nouveau venu, et pas des moindres. Frere du celebre
patriote Etienne Parent, redacteur du Canadien, Jean-Baptiste avait lui-meme
benefici6 de bonnes etudes qui devaient Ie mener ala pretrisc, mais les troubles
nationaux de 1837-38 avaient change sa voie. 11 en rr::"ta toujours quelque
chose, cependant, et chez les Robervalois, malignes gens, i: ~t'!it connu SOllS Ie
nom de « grand vicaire ". Ce qui ne diminuait en rien ses qualites de citoyen
modele. II fut bienfaiteur des Ursulines et «vicaire 1> de tous les cures: Ie
cure Girard, qui lui parlait en latin, Ie cure DeHige, son confrere de classe a
Quebec, et Ie cure Lizotte. Invite, par un autre cure, ~ aner s'etablir au
Lac-Saint-Jean, il s'essaya aRoberval et y resta, contre vents et marees.

La magistrature du grand Roberval comptait aussi des representants des
autres cantons: Job Bilodeau, de Chambord, Louis Marcoux, de Saint-Prime,



siegeaient, en 1868, aux cotes de Jean-Baptiste Potvin, Protais Guay, Celestin
et Charles Boivin. Theodule Bolduc demeura comme secretaire jusqu'a l'ar
rivee du premier notaire, en 1869, qui remplit la charge durant seize ans. Les
assemblees, deliberatives ou electives, se timent chez Didyme Simard, chez
Protais Guay, chez Raymond Girard, chez Eucher Otis, et enfin chez Ie
notaire Dumais, jusqu'a la construction d'un2 salle publique en ] 873. Les
eJections de la grande municipalite etaient pratiquement, hormis Hebertville,
les elections du Lac-Saint-Jean. Aussi donnaient-elles lieu a des rejouis
sances. Le maire Parent, elu par acclamation, fut un jour l'objet d'une soiree
de triomphe chez Hubert Viueneuve, Une cinquantaine de voitures s'etaient
rendues au moulin Villeneuve, Vne chaudiere de biere etait placee sur la table
et la danse lui faisait honneur.

C'est Jean-Baptiste Parent qui etait maire lorsque Roberval rer;ut ses
premiers touristes, en 1869 : trois ministres quebecois, venus scruter l'avenir
de la region: Gedeon Ouimet, procureur general, et Louis Archambault, qui
tous deux y ont laisse leur" patrons, Ie Caux « saint l} Gedeon et saint Louis,
et Simeon Lesage, sous-ministre de l'Agriculture et des Travaux publics pour
M. Archambault. Apres avoir s,avoure l'omelette de Madame Job Bilodeau,
a Saint-Louis, admire la chute Ouiatchouan et parcouru Roberval jusqu'a
Saint-Prime, ter[{lC du chemin, l'hon rable troupe vint se reposer chez Euloge
Menard, qui se payait deja grand tr. in. ,: La soiree se passe au milieu d'une
troupe joyeuse de colons dont quelque-'-uns sont deja dans une position tres
prospere. M, Protais Guay a r8coUe l'annce c'lerniere 800 minots de ble. » Le
lendemain matin, de bonne heure, les obervalois qui ont appris Ie passage
des ministres en leurs murs se sont donnes rendez-vous chez M. Menard.
On leur lit une adresse, 4 on echange les meilleurs souhaits, la fusillade
jette ses eclats, les hourras retentissent de toute part, et les montures reposees
reprennent la route de la ville, '" Cn~ dizaine de voitures font escorte jusque
chez Celestin Boivin, dont l'honorabilite et la doyennete lui valent une
visite personnelle. «Madame Boivin, dont la tendresse et 1£1 charite sont
connues de toutes les meres de la colonie de Pointe-Bleue, donne ses preuves
d'affabilite ordinaire en presentant k~ meil1eurs fruits de son jardin, ~ (83)
(On releve ici une allusion £lUX servi ;es de Madame Celestin Boivin comme
sage-femme. )
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*
Avec les deux visites episcopales de 1£1 premiere decade, Roben"al

inaugure iei une tradition: les receptions obsequieuses, polies, theatr<lle~,

dont Ie futur chef-lieu se fera une specialite et un honneur durant sa periode
rose.

n faut se garder toutefois de juger Ie p ys sur Jes rapports d'excursions.
Les joyeux comperes se pament d'admin.ttion, soot re((us partout avec alIc
gresse et n'en reviennent pas du prodige du grand Lac-Saint-Jean. Revant
sur tant de beaute et tant de progres, ils en ont remonter Ia cause aux
colons, passent des colons aux pretres, des pre-tIes aux eveques, des eveques
aux deputes, des deputes £lUX ministres, des ministres a Dieu. Car, demandait
enfin quelqu'un, «qui a fait Ie lac Saint-Jean ce qu'il est? - Dieu, sans
doute, l'auteur de tout bien» (84). Sur 1£1 galerie d'EuIoge M~nard, ['im
pression etait magnifique. Mais iI demeure que I'indigence etait encore
generale a Roberval a ce moment. L'impression superficielle des touristes
tranche ordinairement sur les autres temoignages.
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Taus les survivants de I'epoque primitive garderent Ie souvenir d'unc
lutte humble mais hero"ique. «C'etait pauvre, c'etait pauvre:!>, voila Ie
leitmotiv de leurs souvenirs. Voo. des cures, voix du conseil municipal, elles
reprennent toutes a l'unisson ce refrain: «c'etait pauvre :II. Dans sa premiere
visite au Lac-Saint-Jean, Ernest Gagnon fut si touche de la pauvrete des
colons que, de retour a Quebec, it fonda une societe de secours pour leur
venir en aide.

Toute la vie du d6fricheuf etait en Eonction immediate de la nature et il
devait se passer de tout ce qui n'etait pas indispensable parmi les chases que
la nature ne pouvait pas lui donner. Le travail elait un corps a corps avec
la lerre, et il y en avait pour remplir tout l'espace qu'il y a entre deux nuits,
et davantage.

Un colon du Lac-Saint-Jean a resume ainsi la vie du defricheur:
«L'homme seul au milieu de cette immensite qui ne lui presenle que des
obstacles, des privations de tout genre, la lUlte parlOUl, un combat continuel
contre la nature, des decouragements a surmonter a chaque pas, des travaux
souvent rendus inutiles par des contre-temps et des accidents multiplies, de
maigres reeoHes perdues, enEin des attentes de secours qui ne viennent jamais.
La misere, prenant chaque jour une figure nouvelle, voila ce que c'est
que la vie du colon. ~ (85) Un autre colon disait symboliquement: «On
mange du pain nair au commencement, souvent du pain sec et meme pas
de pain du tout.:II 86)

II n'y avait pas de communications, pas d'argent, pas de confort, pas
d'hygiene, pas de medecine. Chaque famiUe avait sa petite vie domestique
et devait se suffire a eUe-meme. Les quelques echanges commerciaux que
1'00 faisait se payaient en grain au en travail, en « joumees ».

Ainsi s'operait une selection chez les colons. Ceux qui n'avaient pas assez
de courage au de resistance physique retoumaient dans les vieilles paroisses
ou s'en allaient dans les viUes. Ceux qui ctaient faibles au malades mou
raient. Les enEants chetifs mouraienl. 11 ne restait done que des forts, des
vigoureux et des courageux. La conquete du Lac-Saint-Jean devait, th6ori~

quement du moins, creer cette «race d'hommes austere, energique, intel·
ligente 1> (87), qu'entrevoyait un visileur de 1851.

----.-----



CHAPITRE IV

LA LUTTE POUR LA VIE - LE GRAND FEU

J'enlrepreods de center l'annee epouvaolable,
Et vOlla que j'hesite. accoude sur rna table.

VICTOR Huoo (1870).

1870 : en Europe, la guerre franco-prussienne ... A Quebec, conflagration
du faubourg Saint-Roch ; en Charlevoix, tremblements de terre. Au Saguenay,
Ie Grand Feu.

Le brUlage de 1870 est la plus grande epreuve collective qu'ait jamais
subie le Royaume du Saguenay. L'annee 187lJ est la date de base du calen
drier sagueneen. 1870 est pour Ie Saguenay comme ces grandes dates qui
separent les epoques universelles. Au Saguenay, tel evenement s'est produit a
tant d'annees pres du Grand Feu, telie maison a ete batie l'annee du
Grand Feu, tel homme est ne avant Ie Grand Feu, voila ce qu'on dit. Par
exemple, l'eglise de Roberval a ere batie deux ans apres Ie Grand Feu, Ie
cure Lizotte est arrive huil ans apres Ie Grand Feu, etc. Cette region a done
reC;;u un caractere regional jusque dans ses epreuves, jusque dans ce feu
de foret qui en un rien de temps l'embrasa dans toute son etendue alors
babitee.

Avec sa population de 17,000 ames, 1e Saguenay interieur etait essen
tiellement une region de colonisation, alors que la province etait encore
rurale dans la proportion de quatre-vingts pour cent. II devait Ie rester
encore Iongtemps, les dix parOlsses organisees qu'il comptait devaient en
produire cinquante autres. Sa force residait principalement dans sa puis
sance de travail, du travail individueI. Les Price, rois du bois, pratiquaient
encore Ie systi'~me bancaire des «pitons~. Chicoutimi, la metropole de ce
Royaume dont il etait encore impossible de faire I'inventaire, s'etait donne
un gouvemement de Village depuis 1863 deja. Son cure, Messire Racine,
allait etre fait eveque dans quelques annees.

La paroisse de Notre-Dame du Lac Saint-Jean, avec les deux missions
de Saint-Louis de Chambord et de Saint-Prime-Saint-Felicien, cultivait 1,484
acres, qui nourrissaient 200 families. Ces families venaient surtout de Char
levoix. Voici les r6sultats d'une enquete faite en 1869 sur les lieux d'ori
gine (88) :
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Origfne des families de Roberval.
41 - La Malbaie et Saint-Fidele.
60 - Baie St-Paul.

8 - Les EboulemenlS et Saint-Hilarion.
21 - Saint-Urbain.
14 - Petile-Riviere-Saint-Fran~ois.
5 - Rive Sud du Sainl-Laurent.

24 - Quebec, Portneuf, Montmorency.

Ces gens etaient taus colons, sauf quelques menuisiers et charpentiers,
meuniers, forgerons, marchands et un notaire.

Roberval etait depasse, vers Ie nord-ouest, depuis quelques annees. La
colonie la plus avancee etait aJors Saint-Felicien au la Riviere-ii-rOurs,
prolongeant Saint-Prime Sur l'Ashuapmouchouan. II y avait la, en 1870,
une vingtaine de campes. C'est de 180 que partit Ie Grand Feu.

• • •
Le printemps de 1870 avait ete hatjf et sec. «La neige avait disparu

de bonne heure, la terre s'appretait rapidement, et des les premiers jours
d'avril, on vit des colons commencer Ie hersage. L'absence totale de la
pluie excitait bien quelques craintes, mais enfin, chacun prcnait ses precau
tions, et taus les jours au il ne faisait pas grand vent, on voyait quelques
fumees d'abattis s'elever <;a et la.:t> (89) l! faisait beau, il faisait chaud, les
semailles etaient a peu pres terminees a la mi-mai.

Les 16, 17 et 18 mai avaient passe comme ces grandes joumees de
printemps debordantes de soleil qui impriment a la terre et aux hommes eux
memes une vigueur nouvelle. «Une Iegere brise du nord:t> (89) flottait
dans l'espace, sans apparence de danger pour les feux. Cependant, dans
l'apres-midi et la nuit du 18, Ie feu se generalisa a Saint-Jerome et on resta
sur Ie qui-vive.

Vers Ie lendemain matin, d'apr~s la tradition, il tomba une pluie sulfu
reuse. La terre en resta jaunatre, exhalant une odeur de soufre, a Roberval.
Mais Ie soleil s'elan<;a de nouveau et les travaux de la terre repricent de plus
belle.

Dans la matinee, on brillait encore des abattis a S:lint-Felicien. Tout
a coup, un fort vent s'eleve et s'empare de taus Ies petits feux qui fument
d'une place a l'autre. Comme la foret encerclait encore de pres les defriches
de cette jeune colonie, elle s'alluma dans Ie temps d'y pense!.

L'ouragan a surgi du nord-ouest, done tout Ie aguenay habite va y
passer. Sur l'heure du midi, de chaudes fumees et un grondement de ton
nerre precedaient Ie brasier a Roberval, a une quinzaine de miIles de la
Riviere-a-l'Ours. En l'espace de quelques heures, toute la region etait livree
comme une torcbe a l'elemem destructeur, jusqu'a la Baie des Hahas.

Le feu avan<;ait a la vitesse d'un cheval au galop. La secheresse, la
couche de soufre secbe sur toutes chases, les petits feux qui brGlaient deja
sur les terres en friche, la poussee violente du vent, tout a la fois, decu
pIaient les forces de l'incendie. II est S2DS exemple qu'un feu de foret se soit
propage si vite, et, en quelque sorte, si aveuglement. Toute intervention
naturelle pour l'arreter etait cent fois impuissante. Les gemissements que
laissaient echapper les hautes futai en s'enflammant faisaient vibrer Ie
sol. On croyait la fin des temps arrive. On avait I'impression que Ie feu
tombait du del. Durant six heures, la population resista, aUolee.

On D'avait evidemment qu'une pensee : I'enu. Les lacs, les rivi~res, les
marecages, les puits, quand ce n'etait pas Ie fumier humide ou la puree
nauseabonde des patates gatees dans le fond des caves. Avec quelques effets
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que les femmes avaient pu emporter dans leurs tabliers, les familles s'etaient
refugiees au bord de l'eau. La, on s'arrosait, on s'enveloppait d'etoffes
trempees, on se plongeait, agrippes ades epaves ou ades broussalLks. D'autres
se refugiaiem dans les caveaux a patates, au fond des coulees ou en des lieux
deserts. Il se melait, a tant de tragique, des episodes comiques ; tel se passait
la tete dans une chaudiere pour pouvoir respirer, une autre y laissait son
chignon, un troisieme y perdait la moitie de sa barbe. Avec leur piete ins
tinctive, la plupart se defendaient avec des croix, clouees sur les murs exte
rieurs, ou piquees en terre, ou serrees sur leurs poitrines, ou encore avec
des statuettes, des images, des scapulaires. On recitait Ie chapelet a haute
voix. Les betes mugissaient et les enfants se lamentaient. Des moutons en feu
se precipitaient, hors d'eux-memes. Le lac abattait de lourdes vagues, on ne
pouvait songer a s'y embarquer. Le cure de Saint-Jerome, qui n'avait pas
mange depuis une journee, s'affaissa, extenue, avant d'aller deposer les saintes
especes dans un petit campe, ou soixante-dix-neuf personnes s'etaient refu
giees. A Sainte-Anne de Chicoutimi, l'abbe Delage (qui devait passer a
la cure de Roberva] l'annee suivante) avait conduit ses paroissiens en pro
cession avec Ie Saint-Sacrement sur Ie promotoire, en face du brasier qui
mena!tait Ie village. Le cure Racine eut a peu pres Ie meme geste a Chicou
timi, ou il faisait si sombre qu'il faliait allumer les lampes.

A Roberval, Ie fort courant du feu se trouva passer un peu a l'ecart de
l'Anse, de sorte que Ie Bas de la paroisse fut assez heureux, tandis que la
partie nord fut balayee. II ne manque pas de faits merveilleux rapportes par
la tradition, et la preservation du guartier de ]a chapelle, en particulier, fut
attribuee aux prieres du cure Prime Girard. Durant la contlagration, on Ie
vit monter la garde Sur Ie coteau, en arriere du presbytere, surplis et etole
sur Ie dos.

Bon nombre de colons furent done epargnes, et pas des plus indigents:
Celestin Boivin, Protais Guay, F.-x. Ouellet, Thomas Jamme, Leandre
Girard, etc. Dans la partie nord (y eompris Ie site de la ville actuelle), il ne
resta que peu de choses. Hubert Tremblay etait grimpe sur Ie toit de sa
grange, gu'il arrosait, quand Ie feu fondit sur lui: il roula a terre et on Ie
plongea dans Ie ruisseau voisin (qui pa. c au centre de la ville), d'ou iJ
sortit vivant, mais passablement brule. Non loin de la, Jean-Baptiste Parent,
alors maire de la municipalit~; sauva sa famille sur un arbre flottant, perdant
tous ses effets par ailleurs. C;Oll voisin, Ferdinand Harvey, etait monte sur
sa grange: Ie toit de chaume ceda sous lui et Ie laissa choir en bas. Leandre
Girard s'effor!ta de sauver sa scierie avec son fils, jusqu'a tomber d'epuise
ment. Vne femme en couches fut transportee au lac...

Le vent etait si puissant que l'incendie fit un bond de plusieurs milles
pour sauter sur l'I1e de la Traverse, ou Ie sol briHa durant deux jours. Le soir,
Ie vent s'apaisa un peu. Le feu avait fauche un espace de cent milles. Les
habitants constaterent leur supreme denuemenl. On manquait meme de pain
pour Ie repas du soir.

• •
La ou l'incendie avait passe, il avail tout emporte : grain en terre, clo

tures, ponts, bois de chauffage, voitures, instruments aratoires, voire des
billots flottants, voire la partie d'un seau jusqu'au niveau de l'eau qu'il conte
nait. Deux ehapelles et plusieurs moulins y avaient passe. Cinq hommes
avaient peri a Chambord. Deux personnes s'evanouirent en voyant les restes
de quatre d'entre eux sortir du caveau ou ils s'etaient refugies et tenir dans



une seule chaudiere. Parmi Ies enfants qui s'etaient brllIes, l'un expira Ie len
demain, trois autres furent six mois sans pouvoir marcher. Quelques per
sonnes resterent folles.

Les deux principaux villages, HebertviUe et Cbicoutimi, s'en tirerent
assez indemnes. Ils se saignerent pour subvenir aux besoins Ies plus urgents.
Les paroisses les plus jeunes avaient ete les plus eprouvees.

555 familIes furent completement ruinees, 146 autres subirent des dom
mages partiels. II y avait donc 700 familles d'atteintes, ou 4,585 persormes.
Et a'insi de suite: 625 batisses, 30 ponts ...

Dans Ia grande municipalite de RobervaI, qui comprenait Cbambord,
RobervaI, Saint-Prime et Saint-Fel:icien, 150 families sur les 200 avaient
tout perdu. C'etait Ie secteur Ie plus eprouve. n ne restait, dans cet immense
territoire, que 54 habitations. La plus grande partie de ce nombre se trouvait
dans les limites de la paroisse de Notre-Dame du Lac Saint-Jean. On y
recueillit des rotis d'animaux, on mangea des !ievres briMs. En attendant Ies
secours exterieurs, les Robervalois qui possedaient quelque chose en firent
un genereux partage. Thomas Jamme distribua son grain et offrit du sciage
gratuit a qui en voulail. Protais Guay et Jean-Marie Potvin dormerent egale
ment du grain. Leandre Girard fut d'une grande assistance dans son quartier :
il ouvrit ses greniers et son moulin a une foule de sinistres et sacrifia ses ani
maux pour les nourrir. Sylvestre Bouchard ouvrit son magasin dans Ie meme
sens. Le cure Girard parlagea tout Ie huit de sa dime et donna meme a
plus d'un colon du ble qui avait subi Ia gclee : ceux-ci Ie semecent seulement
par confiance au pretre. La recolte fut prodigieuse. Plus que jamais, d'ail
leurs, les colons serres autour de leur prdn.: lui durent de ne pas desesperer
et reprendre Ie chernin des vieilles regions.

Vne vie en commun s'organisa ainsi provisoirement. Trois jours apres
Ie feu, Ie samedi soir, Ie conseil municipal se rasRembla pour voter un achat
de provisions, afin que personne ne moun)t de faim dans Ie grand Roberval.
Lisons plutot Ie texte de cette resolution (90), telle que consignee au livre des
proces-verbaux: .

« Sur proposition de M. Thomas Larue, seconde par M. Joseph Potvin,
il fut unanimement resolu que vu qu'une terrible conflagration est venue
rnettre les deux cents habitants ou chefs de famille co :osant la paroisse de
Notre-Dame du Lac St-Je net celie de la Pointe-aux-Tr mbles (Chambord),
Ie terrible nombre de cent cinquante, sans logis, san ucune batisse quel
conque, sans vetement et qui plus est sans pain et par consequent sans aucun
aliment necessaire a la vie, que Ie Reverend Monsieur Prime Girard, Pretre
et Cure de celte paroisse ainsi que Jean-Bte Parent, Ecr, Pretet de ce conseil
soient autorises d'acheter soit des grains ou aliments necessaires a la sub
sistance des incendies de cette Paroissc, jusqu'au montant de deux mille
piastres ou a leur choix s'obliger la dite Corporation par un emprunt fait de
qui bon leur semblera, jusqu'au susdit montant de deux mille piastres et a
cet effet d'en consentir tous billets, prome~ ., ou obl"gations necessaires. ~

Ce texte rassure celui qui serait tente de s'accuser d'exageration:
150 familIes «sans logis, sans aucune batisse que[conque, sans vetement et
qui plus est sans pain ». Le lendemain, dim:mche, on alIa ala messe avec les
veternenls que l'incendie avait laisses. On fit 1a criee a la porte de I'eglise
pour 1a distribution des secours.
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Un comite de secours s'etait forme a Chicoutimi, avec une section a
Hebertville. Le comite d'H6bertville qui avait charge du Lac-Saint-Jean,
rei;ut immediatement du gouvemement provincial 450 quarts de farine et
8 quarts de lard, avec de In . ine de navet, des traits de fer et des peaux de
moutons. Le gouverncment -rsa aussi un premier montant de $3,000.00 aux
affliges. A ChicouLi li, une souscription fut ouverte qui apporta des aides
considerables. William Price "Is et David Price dOIUlerent royaIement ; bois,
chevaux, e ets, argent fur nt mis a la disposition des incendies.

Le 27 mai, huit jours aprc.: Ie feu, Ie depute du comte, Pierre-Alexis
Tremblay, fit Ie premier rapport detaille de Ia tragedie dans Ie journal
Le Canadien, qui mena une campagne d'aide aux Sagueneens. Le lende
main, l'archeveque de Quebec lan~a une circulaire a son cIerge pour orga
niser Ies secours dans toutes les paroisses. L'eveque de Trois-Rivieres Ie
seconda. Des deux rives du Saint-Laurent, des cargaisons d'effets de toutes
sortes remonterent Ie Saguenay jusqu'a Chicoutimi.

Le meme jour, 28 mai, Ie Dr Pierre-Claude Boucher de la Bruere rel;Ut
mission d'aller faire enquete au Saguenay, de la part du ministre de l'Agri
culture et des Travaux publics, Louis Arehambault. II fit Ie tour des paroisses
en compagnie du cure de Saint-Jerome, M. N.-H. Constantin.

«1'ai rencontre sur Ie chemin, rapporte-t-il, des familles epIon~es, a
demi-vetues, attendant, dans Ia pius grande anxiete, des secours afin de s'em
pecher de mourir de faim. ( ... )

¢ 1'aj ete arrete plusieurs fois sur mon chemin pour visiter des malades
ou des blesses. Je leur ai donne toutes les consolations en mon pouvoir avec
l'assurance de prompts secours.

« Je pourrais vous rapporter grand nombre de faits des plus tristes et
des plus penibles parvenus a ma connaissance, mais je me borne a vous dire
ce que j'al vu. Je puis cependant affirmer que les rapports publies dans les
journaux, loin d'etre exageres, sont, a mon avis, restes en de9a de Ja
verite. ( ... )

~ La charite pUbIique devra necessairement venir en aide aces pauvres
affliges, car pour leurs batisses, il leur faudra du bois de sciage, des ferrures,
des clous, des poeles surtout dont Ie besoin se fera vivement senUr a
l'approche de l'automne. ( ... )

«Je ne puis m'empecher de vous dire toute mon admiration pour la
conduite du clerge et des citoyens en general des localites ravagees par
l'incendie, leur zele est sans borne. ( ... )

~ Malgre les secours apportes par Ie Gouvernement avec un empresse
ment et une promptitude si remarquables, bon nombre seraient morts de faim
au lae-Saint-Jean, sans Ia charite d'Hebertville et de Chicoutimi.» (91)

Le Dr Boucher de la Bruere, qui resta visiblement consterne au spec
tacle de ces malheurs, contracta une maladie de creur au cours de son
voyage et mourut un an apres Ie Grand Feu, jour pour jour, Ie 19 mai 1871.

Le depute P.-A. Tremblay, qui representait Ie Saguenay aux deux
Parlements a la fois, se fit ]e bon chevalier des malheureux. II passa cinq
semaines a Montreal pour faire une collecte. II demanda ]'appui par ecrit
de tous les deputes quebecois pour exiger du gouvemement de nouveaux
renforts, car les premiers envois etaient bien insuffisants. Le gouvernement
ontarien envoya $5,000.00 l'hiver suivant... • •
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A Roberval comme ailleurs, une nouvelle semence tomba en terre, qui
devait rendre au centuple. Le cure avait recommande d'ensemencer tout Ie
terrain disponible avec Ie grain qu'ils avaient, fGt-il durci par la geIee. Le
maire Parent, tres eprouve, se rendit a Quebec, mais il ne put rien obtenir
pour lui-meme, son debiteur etant mourant. C'est bien lentement que la
paroisse se relevait. Le 7 juin, dix-neuf jours apres 1a devastation, voici
comment Ie Journal de QuebeC' depeignait la situation generale :

«Profitant du beau temps, Us (les llcendies) se sont tous remis a
l'ouvrage, et ceux qui ont r~~u du grain ensemencent leur terre de nouveau.
Mais leur position est encore des plus penibles. Le feu ayant devaste la
foret, ils se trouvent sans bois p ur reconstruire leurs maisons. Prenant des
trancs d'arbres a demi-brUles, i s sont construit des huttes que des sau
vages ne voudraient pas habiter. D'autres sejournent dans des caves creusees
dans Ie flanc des coteaux. Prives de lits, ils couchent sur Ie sol brfJIe :eux
qui ont pu se procurer des branches d'ar!.;,-r's s'estiment heureux ; c'est du
luxe d'avoir un lit de branches de sapin. Doe personne nous disait que, pour
les cinq mille incendies, il n'y avait pas cinquante draps ou couvertures de
lit. II manque aussi des vetements : hommes, femmes et enfants ne portent
que des haillons. Ajoutez a ce[a ['absence de vivres et vous aurez un tableau
presque complet de leur position. :I>

Dne cbarrette passait dans Roberval pour distribuer la nourriture et
les vetements.

La nature se chargea de St venir d'une fa~on inaccoutumee aux besoins
des sinistres. L'ete 1870 fut tr~s beau. Le lac donna des peches «mira
culeuses l) : filets bond' , cha ue levee. Et, a part la recolte memorable qui
murit a l'auto.nme, appa t en abondance extraordinaire un oiseau comes
tible : les fourles, qui, d'aprcs I tradition, arriverent apres Ie Grand Feu.
En fait, la tourle n'etait pas une: inconnue au Canada. La baronne de Riedesel
rapporte en 1777: «Alors que n us lraversions un bois, je vis tout a
coup quelque chose comme un nuagee lever devant notre voiture... C'etait
un volier de pigeons sauvages, qu'on appelJe ici des tourtes, et qui se
trouvent en si gmnd nombre, que Ie Canadien en vit pendant plus de six
semaines a la fois. D va arm' d'un fusil charge de petits plombs. Quand it
les aper~oit, il fait du fUit. Le ois >caux s'envolent e~ il tire au beau milieu
d'eux, generalement a ec un rcsllltat surprenant; il lui arrive quelquefois
d'en blesser deux ou rois cents; ils sont ensuite assommes d'un coup de
baton... On en fait une soupe ou encor~ une excellente fricass~e avec de la
creme et de l'ail. (92)

La tourte n'thait meme pas one inconnue au Lac-Saint-Jean, puisque,
en 1732, l'a.rpenteur du roi, Normandin, raconte avoir couche en face de
l'Ile aux Couleuvres, au milieu des perdrix, des lievres et des tourles, Bien
mieux, eIle n'etait mem.:: pas inconnue avant Ie Grand Feu, puIsque Euloge
Menard en echangea en 1867. Mais leur venue en bandes compactes et
nombreuses immedlatement apres Ie Grand Feu les fit accueillir comme un
secOurs direct de la Providence, meme par les plus positifs.

Elles arrivaient comme une manne, par «voiliers ~ et, facilement, se
laissaient abattre a coups de baton ou capturer en des filets tendus au
dessus d'un appaL La tradition veut que leur djsparition ait ete soudaine
comme leur venue. Fideles aux manieres hebra'iques, nos gens se rendirent
coupables dans la chasse aux tourtes. On les pourchassalt abusivement Ie
dimanche, quittes a. manquer 1a messe parfois. Toujours d'apr~s la tradition,
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les pretres les exorciserent. .. Le Grand Feu avait sans doute ebranIe les
imaginations, mais les deux " miracles:» de 1a n~colte de bIe de 1870 et des
tourtes sont des faits inconte '(abies.

Comme les moulins a scie, a Roberval, avaient survecu au feu, il etait
plus facile d'envisager la reconstruction. Un nouveau venu en 187 I raconte
avoir vu Roberval «tout r bati a neuf~. De plus, Ie balayage opere par
I'incendie avait eu comme resultat de rendre line grande partie de terre
nouvelle utilisable. Plus tard, dans les immenses brfMs, on trouvera aussi
des bleuets a satiete. En somme, plus on s'eloignait du Grand Feu, plus Ie
malheur, aux yeux des colons, tournait a bien.

POur beaucoup de ces gens qui vecurent Ie desastre, Ie Grand Feu
etait une punition du Ciel. A RobervaJ, certaines irreverences envers Ie
pretre auraient attire c tte malediction. Mais c'etaient les chantiers qui
accusaient Ie plus de reHkhement moral: blaspheme, ivrognerie, impiete,
voire complicit€ ouverte avec Ie demon... Quoi qu'il en soit, Ie Grand F~u

eut deux sortes d'effets: des effets materiels (recrudescence de pauvrete et
de travail, essor de la colonisation, deboisement de nouveaux territoires et
ralenti de I'exploitation forestiece), et des effets moraux : entr'aide et charite,
confiance plus grande en l:~ Providence, etc.

A mi-chemin entre deux decades sombres et difficiles, Ie Grand Feu
marque, pour RobervaJ, Ie sommet de sa periode noire. Les annees 1870 a
1880, qui vont nous occuper maintenant, s'inscrivent elles aussi sous la
marque generale de la premiere decade: la lutte pour la vie .

• • •
Le printempl: et l'automne 187 I marquerent de nouveaux retraits sur

l'ere de progres que semblait, malgre tout, avoir instauree Ie Grand Feu. Au
printemps, Ie lac cteborda liberalement et remit en question Ie parcours du
chemin public. A I'automne, des gelees hatives, suivies de pluies proJongees,
detruisirent une bonne partie de la recolte et la misere sevit de nouveau a
un point extreme.

C'est en 1871, tout d'abord, que 1a corporation d€cida Ie demembrement
de la grande municipalite de Roberval. Le recensement federal de cette
ann€e-Ia avait trouve une population de 2,467 ames, chiffre que Ie viUage
et la paroisse n~unis n'atteindront que vers 1898. Le mobile principal du
sectionnement ne tenait pas du nombre, cependant, mais de J'€loignement
(dispersion sur une longueur de 30 milles au moins) et de la formation en
paroisse. Saint-Jerome avait un cure depuis trois ans, Saint-Prime venait
d'avoir Ie sien, Chambord attendait Ie sien. Le conseil de Roberval avait
deja autoris€ Ie d€tachement de Saint-Jerome en 1869. en avait juridiction
sur Ie canton Metabetchouan, partie de la paroisse de Saint-Jerome, mais la
paroisse faisait foi de tout et non Ie canton.) Le 4 decembre 1871, c: vu
que les cantons faisant partie de la municipalite de Roberval ont plus de
300 ames », il est resolu, pour etre ratifie par Ie lieutenant-gouverneur, que
les trois paroisses de Saint-Jerome (environ 950 ames), Saint-Louis (en
viron 600 ames) ct Saint-Prime (environ 600 ames) forment des munici
palites distmctes, la paroisse de Notre-Dame du Lac Saint-Jean restant avec
une population d'au moins 700 :lInes.

Pendant que la legislature donnait effet A cette resolution, en janvier
1872, ]a paroisse de Notre-Dame elisait six nouveaux conseillers et reeli
sait Ie maire Parent. Celui-ci ne se rendit pas a la premiere seance et
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Eu]oge Menard devint prefet a sa place. Le nouveau conseil institua de
nouvelles procedures electorales et des assemblees mensuelles au lieu de
trimestrielles. La mutation annuelle de deux conseillers choisis au sort entre
en usage a cette date et Ie ~ conseiI municipal du township Roberval ~

devient simplement Ie «conseil municipal de Roberval ».

Mais Ia corporation garda encore une certaine juridiction sur I'ancien
territoire, par exemple, pour Ia vairie et pour I'entretien du bac de Ia
riviere Metabetchouan. En 1873, des protestations etant venues de Saint
Prime au sujet de repar .lion d'argents, Ie conseil avoue n'etre pas of suffi
samment renseigne au sujet de la division des liens communs avec Ies autres
municipalites» (93). Apres consultation d'un avocat de Quebec, Ie maire,
Sylvestre Bouchard, regIe entre les trois paroisses-filles la part des dettes et
de l'indemnite seigneuriale qui leur revienl.

Au printemps 1872, ]e prableme de la disette de grain, survenu a I'au
tomne precedent, n'etait tout de meme pas regie. La situation etait alarmante.
On en trouve un tableau navrant d,ms celte lettre que Jean-Baptiste Parent
ecrivit a son frere Etienne, publiee Ie 26 avril dans Ie Canadien, qui se sou
vena it de celui-ci comme de son meiUeur redacteur :

Notre-Dame du Lac St-Jean, 7 avril 1872.

Cher frere,

Si j'aj retarde Ii t'ecrire dermis quelque temp9 c'est que je voulais t'en apprendre
davantage. Tu verras eo Iisant cctte lettre J'etat au se trouve la plus grande partie de
nos colons, dont quelques-uos ant Mja pris Ie chemin qui conduit a la paroisse
d'ou ils sont sonis. abandonnant leur terre et J'ouvrage qu'ils ont fait. Rien de plus
triste, cher frhe, que de voir la misere qui regne ici depuis quelque temps. Tu me diras
peut-etre, mais que vont-ils faire dr:ns leur paroisse natale ? Je leur en ai fait la question
et ils m'ont repondu qu'ils preferaienl mourir au milieu de leurs parents que de peril'
au milieu des fon11' du Lac [·Je- n, toujoms dans I'esperance de trouver un peu
d'ouvrage dans les paroisses au ~ Ja vilk afin de se procurer un peu de pain. Tu ne
doutes pas que I'extre besoin fait treprendre I'impossible. Le conseil a fait une
demande au gouverncment d- us res ;rance qu'il nous pretera une somme suffisante
pour leur procurer un peu de g,'ain de semence; mais dans taus les cas ce secour'S
n'arrivera que dans un mois Oil six sem lines, et que vont-i1s manger d'id-Ia 7... II y
aurait peut-elre assez de grain chez les habitants a raise pour fournir Ie pain, mais
impossible de trouver une livre de farioe a credit. Tu me dis, mais que vont·iIs faire 7
lIs vont Caire ce qui a de.ja etc fait depuis quelque temps (voler). Les nouvelles circuIenl
qu'uo certain nombre trame Ie proiet de venir demander du grain a credit a ceux qui
en ant et Sur leur refus se rendre mnitres et remplir leurs poches qu'ils auront saiD
d'apporler avec eux (nous sornrnes bkn persuades que cela va avoir lieu) car ces colons
vigoureux ne s~ laisseront pas mourir de faim.

n n'y a pas que les hommes qui manquent du necessaire, Ie fourrage fait aussi
decaut, et l'on voit taus les jours quelqu'l!n qui passe, demandant de porte en porte du
pain et de la paille. Tl est deja mort plusictlrS animaux de faim, et combieo va-toil en
mourn d'ici au prinlemps 7 Dieu seu! connail comment tout cela se terminera.

Avec cette misere viennent les comptes des marchands, qui, pour la plupart, vont
profileI' de la position des colons, pour leur enlever leur terre, apres les avail' debar
rasses de leur petit raul ant, tt: que m"nage, animaux. Pour les marchands les annees
sonl toujours bonnes.

PInsieurs pensaient avail' du grain de semeoee (je parle de ceux qui ant recolte
assez pour eux), mais les gelees et J1I pluie onl teUemenl fait de dommages au grain
que tres peu Jevera. Moi-meme, j'ai du beau ble, et 11 peioe en leve-t-il la moitie i les
pois pareillement. II serait a desirer que Ie gonvernemenl nOllS envoie du grain de
semenee ; car si nous ne semans pas au si oous semans du mauvais grain, que ferons
DOUS I'annee proehaine ?

En telie occurrence, Ia municipalite acheta des grains par I'intermediaire
du nouveau depute du comte, David-E. Price: 1200 minots de bIe, 700



Le Queb2c du Lac-5aint-Jean entre village et ville. En haut, Ie quartier sud.
En bas, Ie quartier nord; on aper~oit Ie Grand Hotel et Ie moulin 5co"

it I' arriere-plan.



Saint-Prime. vu de la cote du Cran. aujourd'hui.

La route regionaie traverse la riviere Ouiatchouanish sur Ie Cran.
pres du pouvoir qui donnait la lumiere electrique a Ro'berval.
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d'orge, 700 d'avoine, 200 de pois et autant de patates. E comml;;, la pau
vrele ne peut produire d'elle-meme que la pauvrete, on ne t!Ouva pus 'argent
pour rencontrer cette detle. Price avail debourse de sa poche.' cons il Se
vit oblige de demander une aide speciale: :m gouvernement, vu 1a au r te,
·soulignait-il, des colons de la municipalite:» (94). Au .. u de cetLe pau
vrete de 1872, I'eglise Notre-Dame s'elevait...

Quatre ans plus lard, la bourse municipale etait toujours aussi -ide.
La corporation devait deux ans de cotisation pour ce « fonds de b' t"s!;e t
de jures :t> que chaque municipalite du district devai! verser annuelle ent au
sherif de Chicoutimi. Sommee par la Cour d'avoir a sold dte del , elle
protesta qu'eUe etait « pauvre, endettee et ne possede pas de fonds uffi ants
pour payer Ie capital, les interels et frais en celte cause», qu'elle avait c de
nombreuses charges et depenses dont elle s'acquittait Ires difficil will.,
comme les contributions au conseil de comte, a la Cour et au ur au d' nre
gistrement d'Hebertville, outre les d6penses municipales, e fi (ill:« Ie
contribuables de cette municipalite etant pauvres et l'argent excessl,v ment
rare, il devient impossible... '>, etc. lmpitoyable, 1a Cour chicoulimknne 1a
condamna a rendre capital et interet. Leger exemple de la riglleur draco
nienne que representait l'arme judicia ire, dont usaient trop souvent n res,
du reste, pour s'entre-devorer. .. .. ..

Sylvestre Bouchard resta prefet jusqu'en 1878, alar, que Jeall- apliste
Parent reprit la tribune pour trois nouvelles annees. Ta is qu uloge
Menard debutait a la meme epoque dans Ie quartier nord, ouchard fut
Ie premier marchand du sud de la paroisse. En 1864, il achetait d'Arn T ise
Jamme un terrain pres de la chapel1e. ]1 y ouvrit un comptoir, h bi n
modeste, et qui ne lui donna pas de grands profits. Sa Iiberalite 10 dll
Grand Feu acheva de Ie ruiner. D'aiJIeurs il etait cultivateur de pm ~l>i n.
C'est lui qui connut Ie plus long terme de maire durant 1a periode noi.re.

Le commerce d'Euloge Menard fut autrement flori~sant. ~uloge el::tit
ne a Baie Saint-Paul en 1836. Pauvre et orphelin, il debuta au S guen, y
COmme colporteur, voyageant en canot avec un sauvage. n suivit. la col rti
sation, passant de Saint-Alexis a Hebertvllle puis a Rober 31. Des 1863,
il Y tenait des comptes imposants, ou s'in rivaient Ie.. arfdes le.s Ius hr::te~

rocliles. En gros ou en detail, il n'est Tien qu'on ne pou it se procurer hez
Euloge Menard. En quincaillerie: cuir, colliers de cheval, fil Jign ux,
« greement:t> de lampe, huile de charbon, peigne fin, chandell 'S, pin les.
fourchettes, couteaux, jeux de cartes, meules, fer a r passer, pierre it. j uSil.,
« ouistoc:l>, peinture, «clous qui rivent», faucilles, go'in • etrillcs, al<lis,
poelons, terrines, marmites, chapelets. En ameublement: poel , horlog "
tapisserie, etc. En lingerie; fIaneIle, drap a capots, doublu ,batiste, coton,
indienne, etoffe, «mitasses~, bottines, crinolines, souliers, casques, cravates.
etc. En pharmacie: huile de ricin, soda, gin, vin , rhum, 'C hr ndy :t, et ...
Passons I'epicerie et terminons par les bagues el les pendants d'oreillcs ceHe
liSle fort incomplete. Ou plutot, ne trouve-t-on pas encore du foin, du kl"fle.
de Ia paille, de la melasse en quarts, du tabac en «tarquettcs ou en pOlldre,
du poisson, des bardeaux, de la planche, des cordes de viol n en ,que'£."~

En 1865, deux instruments de musique sont enregistres au livre d~ compt ;
une £lute a Louis Claire et un viol on a Joseph Eschemback. S'il fut jam is
¢ marchand general» au Lac-Saint-Jean, ce fut ceIui-1iL En retour, tout ealt
bon pour se faire payer: travail, transport, efiets de toutes sortes. C'e tiliru>i
qu'il recevait, faute d'argent, des produits de la terre, de la viand • des



fourrures, ... des voyages a Bagotville, a Saint-Felicien, a Pointe-Bleue, a
Mistassini. Car Menard trafiquait avec les Sauvages, dont il achetait les
pelleteries: roartre, rat musque, castor, visoo, loutre, loup-cervier, etc. Un
de ses roeilleurs clients, qui devint aussi son protege, fut Joseph Eschemback.
On reconnait assez Ie caractere de ce vieux solitaire quand on Ie voit acheter
chez Menard, en une seule fois, quatre paquets de corde de violon et deux
fioles de « Pain-killer».

Euloge Menard avait aussi des terres. L'annee du Grand Feu, it bMjt
la belle maison, encore debout, qui devait passer a son gendre, Simon Cimon.
Ii avait sa maniere d'accueillir chez lui les visiteurs de marque, qui en gar
daient des souvenirs touchants. De ses trois mariages, il n'eut pas d'enfant,
roais il en adopta deux. II s'associa Dominique Tetu, qui devint son agent a
Saint-Felicien, puis commen;aot independant a cet endroit. La firme Menard
el Teiu dura de 1881 a 1887. Proprietaire du premier yatch sur Ie lac,
toujours mele aux affaires publiques, riche eommen;ant, Ie premier bour
geois de Roberval, mort a 58 ans en 1895, devait survivre par Ie «bois
Menard J>, la ,. rue Menard », la « maison Menard », etc.

* * >II

C'est en 1865 que Ie conseil, dont Menard faisait alors partie, com
men~a d'imposer une licence aux marehands residents de meme que 
l'expression est a retenir - aux «petits marchands colporteurs et porte
cassette». Payerent licence, en plus d'Euloge Menard et de Sylvestre Bou
chard, F.-X. Ouellet, Ovide Bouchard, et Hubert Villeneuve. Hubert et
Joseph Villeneuve, furent, avec Thomas Jamme et F.-X. Ouellet, les premiers
marchands-voyageurs. Ils transportaient les commandes des colons, de Chi
coutimi, Bagotville ou Quebec, quand ce n'etait pas les colons eux-memes.
Citons une liste d'effets qu'on peut trouver dans Ie Grand Livre d'Onesime
Cote, marchand de Bagotville, au nom de « Joseph Villeneuve, Lac St-Jean »

10 chapeaux de feutre
6 jeux de cartes
3 douzaines de boutons de veste
6 cravates de soie pour dames (Nous sommes apres 1880.)

12 «entoucas» (parapluies)
12 Jivres de messe
23 bouteil1es d'huile « de castor»
29 chapeaux de paille pour femmes e[ enfants

6 «mise-fouette» (mises de fouet)
6 «nuages»
3 «tMPOlS»
1 bouleitle de baume de Wislor
2 douzaines de tuyaux de lampes
5 peignes 11 chignon
8 verges de mcche a lampes

18 « cremonncs »
Etc., etc.
A l'epoque du Grand Feu arriverent de Baie Saint-Paul deux amis qui

pratiquaient Ie metier de cordoonier : Telesphore Pilote el Etzear Donaldson
alias Daniel. Us ouvrirent boutique, l'un et l'aulre, et bientot un comptoir de
marchandises generales. Le notaire Israel Dumais et son frere Joseph ouvrirent
aussi, ['un et l'autre, un petit magasin, ainsi qu'Alphonse Marcoux. En 1875,
alors que la paroisse de Notre-Dame du Lac Saint-Jean boutonnait en
village autour de l'eglise transportee de l'Anse, il y avait done six marchands :
Menard, evalue a$1,800.00, T. Pilote, Israel Dumais et Elzear Daniel, evalues
respectivement a $400.00, et Joseph Dumais et Alphonse Marcoux, a
$200.00.

HISTOIRE. DE ROBERVAL
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Le premier bureau de poste de Roberva1 elait situe dans l'Anse, chez
Theodule Bolduc, pres du magasin de Sylvestre Bouchard et de 1a chapelle.
Durant les vingt-cinq premieres annees, la malIe de Roberval passait par
Charlevoix et Ie Saguenay. Uue 1ettre de Quebec pouvait mettre plusieurs
semaines a se rendre. Un courrier bi-hebdomadaire traversait les Laurentides
de Charlevoix aGrande-Baie. Puis, Ie service entre les paroisses du Lac etait
coniie a de grands marcheurs. A pied l'ete, en raquettes l'hiver, Ie sac sur Ie
dos, Ie postillon se rendait une ou deux fois Ia semaine jusqu'a la derniere
eglise de la derniere paroisse. Quand la chapelle de l'Anse fut abandonnee
pour J'eglise, Ie bureau de poste fut egalement deplace et Bolduc ceda
sa charge a Joseph Dumais.

La famille Dumais, que ron voit arriver ici, est une de ces quelques
« maisons l> instruites et inteUigentes qui ont donne au Lac-Saint-Jean,
peuple de colons, ses premieres professions liberales et contribue, de toutes
et eminentes fac;otls, a son avancement. Des quatorze cnfants du notaire
Pascal Dumais, de Kamouraska, cinq nous interessenl: Severin, premier
nota ire a HebertviIle, Emile, journaliste, fondateur du Murmure du Lac
St·Jean, journal qui n'a malheureusement pas vecu, Horace, celebre arpen
teur, Laure, epouse du notaire Joseph-Charles Lindsay, premier registrateur
de Roberval, et Alice, epouse de L.-A. Langlais, avocat de Roberval. En
1855, quand Roberval naissait, Severin et son cousin Israel, les deux pre
miers notaires du Lac-Saint-Jean, entraient au College de Sainte-Anne de la
Pocatiere. Joseph, maitre de poste au village de Roberval, et Stephanie, une
des premieres institutrices, etaient frere et sreur d'Israel.

Avant qu'un notalie tint bureau a Roberval, ceux de Bagotville et
d'HebertvilIe venaient y faire des visites professionnelles. Louis-Zephirm
Rousseau et John Kane, de Bagotville, s'y transporterent quelques fois, tandis
que Ie notaire Ovide Bosse, a Chicoutimi, recevait en son etude des gens du
Lac de passage. D'Hebertvillc, le notaiIe Severin Dumais y fit plusieurs
voyages. Enfin, en 1869, et meme apres, l' notaire Alfred Simard, de Baie
Saint-Paul, fit des sejours de plusieurs mois «en la mission du lac Saint
Jean l>. Le 19 mars de cette annee-la, Ie jeune Israel Dumais venait y ouvrir
son etude. II cumula alars une foule de charges publiques : agent des terres,
greffier, garde-chasse, secretaire du conseil, etc. Dans Ie journal de Chicotl
timi, il s'annoncera plus tard avec sa triple adresse: «Notre-Dame du Lac
Saint-Jean, Roberval ou Pointe-Bleue. »

• • •
Quant a la medecine, il faut attendre encore jus4u'a 1879 pour recevoir

un representant de cette profession dans la parois e. Vingt-einq ans sans
medecin, cela suppose des usages bien particuliers au sem du groupement.
Les familles pourvoyaient elles-memes aux soins ardinaires. II existait,
comme on sait, des prescriptions connues applicables aux cas usuels. Menant
une vie simple et rude, les colons jouissaient d'une sante d'acier. D'autre
part, 1a· mortalite infantile, tres repandue, accusait de graves [acunes.

II y avait quelques bonnes femmes reconnues expertes dans Ia paroisse
pour soigner les maladies graves. Pour les accouchements, on avait recours a
l'une ou l'autre des sages-femmes reputees. «Les sages-femmes sont qua
lifiees », rapporte Ie cure en 1875. Une des conditions qu'elles devaient ioindre
a Ia competence etait de savoir baptiser, chose qui leur arrivait souvent.
Mais la sage-femme la plus fameuse, celie qui mit au monde plus d'une
generation de Roberval et des environs, etait Marguerite Simard, epouse



------.-----

Somme toute, malgre Ie Grand Feu, malgre les inondations, malgre les
recoltes gelees, malgre la misere, les colons gardaient toute leur energie et
s'adaptaient aux circonstances les plus extremes.

••

*

*

*
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La profession d'avocat fut la derniere a se joindre aux autres. Meme
apres l'etablissement de la Cour de Magislrat en 1872, il n'y avail pas
d'autre homme de loi que certains habitants plus diserts, tel F.-X. Ouellet,
auquel on eut recours parfois pour trancher la justice. II y eut surtout
Georges-Leufroid Paradis, qui signa un si grand nombre de proces-verbaux
des diverses municipalites robervaloises. II dt%uta a Roberval comme insti
tuteur, et put, des ce moment, mettre a profit ses connaissances des affaires.
A l'origine, il joignait sans vergogne I'art des procedures a ceux de colon
et de traiteur avec les sauvagcs en societe avec Hubert Villeneuve. Nomme
huissier en 1867, il l'etait encore en 1900.
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de Celestin Boivin pere, et de Jule8 Villeneuve en secondes noces. En 1879,
un quart de siec1e apres sa venue avec les premiers colons, eile etait la
seule approuvee officiellement pour la paroisse, par Ie cure lui-meme.



CHAPITRE V

LE DEPLACEMENT DE L'EGLISE

Les nombreuses JUtles que se sont Iivrees
les Robervalois depuis la fondalion meme de
RobervaJ dans Ie choix d'un site d'eglise unique,
tendanl A donner satisfaction a lout Ie monde,
sont reslees legendaires.

ABBE EUGENE TREMBLAY (1938).

Deux ans apres Ie Grand Feu, la petite chapeUe de l'Anse fut delaissee
et l'eglise Notre-Dame actuelle fut construite, a 38 arpents ou un mille
et un tiers plus haul. Mais pour sauter ces 38 arpents, la paroisse passa
par une querelle dont les demeles de 1859, lors de la construction de la
premiere chapelle, n'avaient ete que l'ornbre. On paye par la discorde SOD
attachement a l'eglise.

De 1869 a 1872, les Robervalois signerent nne dizaine de requetes,
obligerent Ie grand vicaire Racine a se rendre au moins trois fois a Roberval
et quelques-uns arnorcerent meme un petit schisme. Ces faits meritent une
attention speciale.

• • •
Le campe de grosses pieces qui servait de chapelle, entre les Duchesne

et Sylvestre Bouchard, etait declasse depuis longtemps. En ] 863, Mgr Bail
largeon rapporte de sa visite a Roberval: «La chapelle en bois est deja
trop petite pour la population qui va loujours s'accroissanl.:» De nouveau,
lors de sa seconde visite, en 1868 : la chapelle ¢ n'est autre chose qu'une
petite maison miserable et mal batie, avec une sacristie correspondante et
un presbytere tres froid: Ie tout a reb~tir. :l>

En 1859, on ne voyait la paroisse que de face: seule la cote du lac
etait habitee. On a vu par quelles difficultes cependant, il a fallu passer,
pour determiner Ie lieu de l'eglise. Dix aDS apres, du cote nord, Ie chemin
Menard, Ie rang Saint-Dominique et Ie Cran s'enchainaient d'une part, vers
les nouvelles paroisses de Saint-Prime et de Saint-Felicien, en plus du rang
de la Pointe Bleue ; d'autre part il y avaH tous les futurs rangs superieurs
du canton Roberval, taus etages dans la partie nord. II etait clair que Ie
centre de Ia paroisse se depla~ait vers Ie nord.

Les Nordistes prirent les devants. Le 19 juliet 1869, trois ans avant
que toute construction se fit, Us adresserent a l'archeveque de Quebec une
requete signee de 70 noms, dont 57 croix substitutives, et attestee par G.-L.



Paradis, TIs declarent prendre l'interet des colons actuels et futurs des rangs
I, II, III, IV et V. L'un d'eux fait I'offre d'un emplacement. De plus, ils
trouvent une terre a echanger avec celie de la fabrique. Mgr Baillargeon
depute alors son Vicaire general, M. Racine, pour verifier sur les lieux I'au
thenticite de la requete, et meme pour fixer, des ce moment, site et dimen
sions de I'eglise a construire. Qua Fe mois apres la requete, TModule Bolduc
lisait, a la sortie de la mess , l'avis de convocation pour la visite de M. Ra
cine, Ie 17 decembre.

Le grand vicaire avait amenc avec lui les deux autres cures du
Lac-Saint-Jean, J.~B. VilJeneuve, d'Hebertville, et N.-H. Constantin de
Saint-Jerome. C'ctait grave et solenneJ.

Le grand vicaire commence par demander l'identite des signataires de
la requete. On s'aper~oit alors que 25 d'entre eux sont faussement repre
sentes, soit qu'ils n'eussent pas Ie droit de signer, soit qu'on ait appose leurs
noms II: sans leur participation ou contre leur gre ~. 11 reste done, en faveur
du deplacement de l'eglise, 45 noms authentiques, auxquels 3 se font ajouter
sur-Ie-champ, ce qui porte la motion nordiste a 48. Au meme instant, on
remet au grand vicaire une autre requete portant exactement 45 noms de
francs-tenanciers opposes au cteplacement de l'eglise! Les Sudistes y dc
clarent que la chapelle a uene est bien au centre, que les rangs futurs, a
l'intt':rieur des t rr.; ne f root pas partie de la paroisse, qu'ils seront
d'ailleurs contrebalances par les (supposes) rangs en arriece de l'Anse, et
qu'e.nfin Ie Nordiste qui of sa terr' ne cherche gu'a la vendre! Malgre
les trois convertis de la derni-l'c heure en faveur du clan nord, M. Racine,
entre les deux reguet's de 45 noms, n'en peut mais et laisse la balance en
son juste equilibre.

L'affair~' se trouv,dt report ,e· a une epoque indeterminee. L'arche
veque lnfOflilC de la situation, ecrivi· : 4: Comme on rencontrerait une oppo
sition formidable pour Ie moment, il vaut mieux lemporiser et laisser les
choses in statu quo, jusgu\i ce que, Ie nombre des colons s'etant augmente,
il soit possible d'avoir une ma;orite suffisante pour la translation. 11 (95)

Les paroissiens furent d6~ spar cet at,crmoiement. La pauvre masure
de chapelle appelait un changement urgent. «Nous sommes obliges d'en
venir, ecrit Ie cure Girard au grand vicaire Cazeau, de Quebec, Ie Ier mai
1870, ades reparations ou ade nouvelles constructions ». C'est a ce moment
qu'i! demanda, pour reduire les obstacles au deplacement, que Ie canton
Ouiatchouan ne fUt pas indus dans Roberval dans son erection canonique.

Dans la meme Jettre, j] demandait l'aide d'un vicaire. Age seulement
de quarante ans, M. Girard avail epuise ses forces. Sa sante chancelait au
moment ou les deux missions de Chambord et de Saint-Prime Ie sollkitaient,
ainsi gu:; repineuse question de l'eglise. Le 16 mai, Monseigneur lui adjoignit
l'abbe Elzear Auclair, spccialement pour la desserte des missions.

Dans I'intervalle, les Nordistes revinrent a la charge. Le 10 mai, Ie
maire Jean-Baptiste Parent (qui residait dans les environs du couvent
aclueJ) et neuf autres notables envoyerent une nouvelle supplique a l'ar
cheveque de Quebec, au nom de la majorite des habitants, pour que l'eglise
fUt construite en un lieu plus central, au plus tot. lIs se disaient prets a
commencer les travaux. Le 16, l'Archeveche repondit que la chose etail
differee a cause de 1'0pposition qu'elle rencontrait. Le 19, Ie Grand Feu

HISTOJRE DE ROBERVAL

*•

78



LE DEPLACEMENT DE L'EGLISE 79

plongeait Ie pays dans 1a constemation et I'accablait de besoins beaucoup
plus pressants. II ne fut plus question d'eglise jusqu'a l'annee suivante, et il
faut croire que les deux clans qui avaient commence de se retrancher
renouerent dans Ie malheur commun.

• •
Le 8 tevrier 1871, Ie cure w;ut une ordonnance de Quebec pour la

creation d'un corps de marguilliers. Avant l'erection canonique, survenue
en 1870, la paroisse n'avait elu que des «procureurs l>. Les huil marguil
liers choisis furem : Celestin Boivin pere, Sylvestre Bouchard, Come Girard,
Ferdinand Lepage alias Jean Morel, Eucher Otis, Hubert, lrenee et Joseph
Tremblay. La question de reconstruire etait serieusement reprise. Le 24 mars,
Ie cure communiqua it M. Racine trois offres de terrain: Ephrem Brassard,
qui disposerait d'une partie de son lot, Ismael Girard, son voisin au nord, qui
echangerait sa terre avec celie de la fabrique, dans l'Anse, et Ovide Bou
chard, etabh encore un peu plus haut, alors dans son cbantier, mais qui
serait pret, lui aussi, « afaire sa part de sacrifice ~.

Le 20 avril, les gens du Bas expedierent a l'archeveque une requete in
sidieuse pour lui suggerer de faire batir l'eglise sur Ie lot 22, c'est-a-dire a
quelques pieds seu[ement plus haut que la chapelle existante. Ils trouvent les
trois raisons suivantes : premierement, en comptant les 58 lots de front que
forme la paroisse sur toute sa longueur canonique, prise sur Ie rang II des
cantons Charlev . , Roberval et Ouiatchouan, Ie milieu se trouve au lot 17
(comprenant la Po'nte Plate). Deuxiemement, les habitants du sud sont
moins nombreux, il st vrai, mais plus grands proprietaires, ils contribuent
done davantage aux r enus de la fabrique, et d'ailleurs, ils augmenteront
en nombre, eux aussi. Troi ie lement, 10rsqu'iI fut question de batir la
chapelle actuelle, en 1859, eux, les colons du Bas, ils la voulaient it 12 arpents
plus bas, et n'accl.:pterent cet endroit que sur les reclamations des Nordistes.
Voici leur conclusion: s'il y avait possibHite de changer l'eglise de place
de temps a autre, les gens du Nord «parviendraient a la mettre hors de la
paroisse l' ! Suit u e li::;te de 32 noms designant autant de contribuables
disposes 9. fourniI de 25 a 400 piastres, «en efforts ou en argent », pour
l'eglise future, a condition, naturellement, qu'elle se construise sur Ie lot 22.

Le cure, au courant de cette demarche, vouJut les en detoumer, mais
en vain. Bien que malade, il remuait des plans d'egIise. Des marches etaient
meme conclus avec un entrepreneur.

A cette poque les Nordistes, prirent l'initiative d'acheter une terre de
leur choix. lie n'etail Das du lot 22, evidemment, ni meme du lot 17, mais du
rot II, 1I P ,plus b -5 qu Ie centre de fa ville actuelle: ce qui mettait un
ecart dJ pres de 2 milles ent les deux places extremes. Les deux partis, au
lieu d... se rapprocher, s'etoignent. Le vendeur etait Ovide Bouchard, situe
entre J .-B. Parent et Hubert Tremblay. Les acheteurs etaient J .-B. Parent,
Euloge M'nard, Hubert et Joseph Villeneuve, pretendant agir eomme
procureurs de la paroisse.

L'archeveque de Quebec, qui est maintenant Mgr E.-A. Taschereau,
mande a son Vicaire de Chicoutimi d'aller a Roberval des que les chemins
Ie permettront. n apportera de bonnes nouvelles au cure Girard: qu'i! parte
se reposer, si c'est necessaire. Le 9 juillet, les paroissiens apprennent au prone
que Messire Dominique Racine les viendra voir.



*
e plluvre cur~, que cette affaire ne ramenait pas a la sante, re~ut

aJor S( c nge. et c'etait Ie 28 aoilt 1871 - un autre Ie remplaga,
, F.-X, elii'!, qui dess rvait Sainte-Anne et Saint-Fulgence, sur Ie Sague

n y. • uclair,. pour :a part, devenait premier cure des cantons Ashuap
rno chounn l Demeule , qui rq:urent comme patrons saint Prime et saint
Felicien, Son cOIupagnon martyr. Le bien-aime M. Girard fut encore cure
de J'ne-a -Grue. puis de Saint-Pierre de l'lle d'Orleans, avant de revenir
o J876 a Roberval, ou it mourut Ie 23 decembre et fut inhume dans la
rypl d la nouvelle egllse.

L's ob6tfe etaient sages. Delage etait l'homme designe. Fran~ois-

Xavier Delli dit Lavigueur, fils d'un habitant du Gros Pin de Charles
. mg, avait a10rs f.rente-quatre an:;. C'etait un bomme bati d'une seule

***

HISTOIRE DE ROBERVAL,0

. 12 'uiUet 1871, mardi, devant Ie peupte assemble, M. Racine repasse
I ar • ts de la requete sudiste du 20 avril, et on lui fait, en sens inverse,
Ie m me stratageme que lors de sa premiere visite, en 1869. n n'a pas fini
de, der Ies propo~'tions du Sud que les Nordistes se presentent, non par
ecr' , celte foi ,mai en rsonnes et de vive voix, pour lui declarer que 1a
n13joril~ des fran ~tenanc'ers desirent Ie deplacernent et qu'a cet effet, ils
am acbet un lot de $2,000.00, dont $600.00 deja payees. Un village com
mence it e fo er a cet endroit, et il n'3ttend que l'eg]ise pour prendre de
J'nmpleur. -eu n e qu'a 24 arpents au nord du centre lineaire de la pa
roisse. A quoi Ies Sudistes repondent immediatement que la chapelle actuelle
n cst aussi place qu'a 2 arpents au sud de ce centre, que I'embryon de
vill<lge pourl1lit aussi bielil se reprendre et se reformer autour de ]a dite
ch pelle. qll'enfi Ie Nordisles n'avaient ucune autorisation pour acquerir

destincr telk ere a la fabrique. Le gland vicaire reste perplexe, et pour
Une ~conde ois, n'osant t()licher a la balance qui se tient ferme avec ses
24 arp nts da :: chaque plateau, il s'en remet a la sagesse de l'archeveque.

Quel'IU jaurs a,pres cette assembl€e, Ie Nord forrnule a Monseigneur
UfIe mande e' pressante pour Ie transport de l'eglise sur la terre achetee
act eifet. mbJe evident qu'i1s sont les plus forts, avec pres de 7 milles de
t rriloire de leur cot· cootre 3 milIt,~ et quelques arpents de I'autre, et avec
71 francs~tenanciers au nord conte 27 au sud, sans compter que Ie Nord
augmtnte t jo f!'. AjouUlnt que Ie cure et feu Mgr Baillargeon ant toujours
ele ;IV c eux, t qUI; l '8 vi 'te de M. Racine n'ont echoue qu'a cause d'une
mi. orite, Ie 61 s.igl1ataires refusent absolument a reconstruire une eglise
su Ie meme terrain.

lte, ecrit Man 'eignelJ~ a son Vicaire general, que vous n'ayez
pa. ilplir Vo· re mission, par suite de l'enH~tement et de 1a mau~

\'ill . volollt~ dell partis qui divisent la paroisse. (, .. ) Je viens de rece-
voir une re u A e e.o:; habitants du cote nord de la dite paroisse demandant
qu cur place ait la prHcrcnce et me signifiant poliment qu'ils refuseront de
conlri u dlla construeu I'l 'une er 'se qui s'6lcverait sur la place sud. :I) (96)
L'enlignement est comme suit: 61 Nordistes decides, 15 neutres (ceux du
centre), 27 Sudistes, {ermes

n oi l:lp ~s ( aout 1871), l'Archeveche publiait son decret de
true ion. 1,'1; lit l .rile sur le lot 11. Le Nord triomphait, les 48 arpents

tN mbaicnl sur les udistes de l'Anse,
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piece, franc, energique, parfois emporte. II avait toute Ia poigne et proba
blement i'habilete qu'il fallait pour transiger dans les problemes difficiles
dans lesquels la paroisse se trouvait nouee,

..
Le jeu continua sous Mgr Taschereau et sous Ie cure Delage comme il

avait commence sous Mgr Baillargeon et sous Ie cure Girard; requetes,
contre-requetes.

Dans une lettre du 16 septembre 1871, un groupe de 73 habitants du
Sud et du Centre revient sur Ie decret du 22 aout en alJeguant de nouveaux
motifs. En effet, cette annee-]a, Ie lac avait deborde durant la crue et demoli
une partie du chemin public, qui c6toyait Ie rivage. La section passant sur Ia
Pointe Plate se trouvait confisquee. Les Sudistes en tiraient un faux argument,
disant que Ie lieu choisi par Ie decret, sur Ie site de la ville actuelle, se trouvait
isoh~. Par consequent, ils proposaient un lieu suppose plus central, en con
formite avec Ie nouveau trace du chemin. Pour etre rassures, ils deman
daient de suspendre l'execution du decret epiSCOPlll.

L'Archeveche fit la sourde oreille... en attendant la requete opposee.
BIle partit Ie 19 novem bre. E1le reptesentait Ie desir de 60 francs-tenanciers,
dont Ie maire Parent, eUe demandait une nouvelle eglise, en pierre ou en
bois, et, dt«ail nouveau, au lieu que Sa Grandeur voulait. C'etait la for mule
canoniqr

A cela, Ies Sudistes repliquerent par une nouvelle requete. Mais a qui?
Au grand vicaire Racine, puisque l'Archev&he ne leur laisse plus d'espoir.
La lettre contient cette fois 79 signatures, tous des proprietaires de l'Anse.
II arrive que 1.' decre! du 22 aoCH, favorable aux Nordistes, a eu deux effets
contraires, dans chacun des deux quartiers. Le Nord s'est senti trop fort et sa
generosite s'est degonfIee : il n'est plus question maintenant de payer a eux
seuls la terre qu'ils ont achetee et offerte a la fabrique, ils veulent la Iaisser
acharge de toute la paroisse. D'autre part, le meme decret a rendu les Sudistes
plus traitables, et, plutot que de tout perdre, ils cherchent a faire des con
cessions, tout en profitant des exigences trop dures du Nord. M. Racine est
donc informe que Ies Nordistes veulent imposer injllstement aux contribuables
une terre qu'ils ont commence par acheter a eux seuls, et que Ie Sud, ne
pouvant y cons~ntir, est dispose, pal' contre, a faire don gratuit d'un terrain
plus rapproche du centre absolu. Mieux que cela: que Ie Nord fournisse
un terrain chez Ephrem Brassard, comme Ie Sud en offre un de son coLe,
et tous les gens de l'Anse seront prets a marcher avec Ie reste de la paroisse
et a batir l'eglise avec eux...

En reponse a la requete canonique du 19 novembre, d'inspiration nor
diste, Monseigneur de Quebec, Ie 2 decembre, prie son Vicaire Racine d'aHer
sur 1es Jieux authentiquei' I'acte : pro:::edure canonique egalement, precedant
toute construction d\~gJjse. Mais Ie lendemain, 3 decembre, Ie cure Delage
y va d'un message au meme Racine:

'" Je vais vous apprendre une chose qui, je crois, va vous surprendre
un peu ; c'cst que Ie decret du placement de l'eglise de 1a Pointe-Bleue sur Ia
nouvelle terre a ete obtenu indirectement par fraude. Si Sa Grandeur et vous
meme ont cm que la terre achetee par quatre habitants est donnee en pur
don a Ia fabrique, il faut vous detromper ; car ces quatre habitants qui ont
aehete aux noms des autres gens d'en-haut ne veulent point donner cette terre
ni meme I'emplacement de l'eglise a moins que Ie reste de la paroisse paye



avec eux et ils disent qu'ils n'ont jamais meme eu l'intention de la donner; or
c'est precisement a quoi s'opposent les gens d'en-bas, et je pense qu'ils ont
raison en ce point. ( ... ) Ainsi si Sa Grandeur vous delegue pour placer
I'eglise, vous vous trouvez sans emplacement. ( ... ) Depuis que je vous ai
ecrit, on a fait des assemblees ici et la. J'ai conseille a quelqu'un qui s'y
rendait de tacher de faire comprendre que tout cela etait inutile et qu'il
faHait bien mieux tacher de s'accorder ensemble. Cela a fait determiner
quelqu'un a donner un terrain en pur don afin de ramener les deux partis. »

Voila dans quel etat M. Racine trouvera la paroisse. Les Nordistes veu
lent partager la dette. Quelques-uns d'eotre eux ont place sur cette terre
I'argent de secours qu'ils ont r~u apres Ie Grand Feu et iIs veulent mainte
nant Ie recouvrer. N'oublions pas que Ie Grand Feu a ravage surtout la partie
nord. Le Sud ne veut pas de ce marche, mais consentirait a un deplacement, de
sormais. L'abbe Delage saisit toutes les o~casions de promouvoir J'entente et
s'apen;oit qu'il va falloir revenir sur Ie decret. M. Racine, lui, propose alers
une assemblee de paroisse, avant sa visite.

On arrive au Jour de l'An 1872. Durant les trois prochains mois, la
crise va atteindre son paroxysmc.

Le premier de rAn, l'ab e Delage monte en chaire et fait ';)mber sur
ses ouailIes une e c s sem ces dont il avait l'art. «8i quelqu'u. ,Ieut pre
senter une ofhan gu'il aille d'abord sc reconcilier avec son frere. ~ La
parole ne pOll it pas trouver meille re application. Les gens d'en-haut, em
barrasses flV c 1 ur pr mi~rc offrande pn~scntaient main tenant une autre terre,
et les gens d'en-bas en offraient une ou deux autres. Car les propositions
nouvelles s'enchevetraient. n se souvient qu'en ce mois-Ia, janvier 1872, Ie
conseil municipal fut entierement renverse et six nouveaux elus formerent Ie
nouveau quorum, trois du Nord et trois du. Sud. Deux candidats s'etaient
presentes comme maire, un du Nord et un autre du Sud. C'est J.-B. Parent,
du quartier nord, qui fut elu, mais il fut tout de suite remplace par Euloge
Menard, resic!<,nt encore plus au nord. C ~1cctions furent mcnees sur la
question de l'eglisG et I'on y fit des depenses ct de la cabale.

Le 8 janvier, il y avait deux off:rants prets a echanger leurs terres avec
celIe que la fabrique avait a la chap lie de l'Anse: Ismael Girard, Ie lot 13,
du cote nord, et Raymond Girard, Ie lot 17, de !'autre.

Quelques jours apres, Ie cure convoqua l'assemblee demandee par M.
Racine pOllr preparer sa visite. L'hydre avait tou;ours deux tetes. Les gens
du Haut, quand ils se s'raienl debarrasses de la terre qu'ils avaient achctcc,
consenlaient au site d'Ismael Girard, ceux du Bas s'en tenaient a celui de
Raymond Girard, c'est-a-dire qu'ils ne voulaient pas depasser 1a Pointe
Plate. Un troisicme offrant, Protais Guay, s'inscrivit du cote sud. Le grand
argument que les gens de l'Anse avanc;aient pour la terre de Raymond
Girard, terminee par la Pointe Plate, etait que celle-ci occupait Ie centre de
1£1 paroisse (lot 17). En fait, ce n'~. it que Ie centre linea ire de la paroisse
canonique et non pas Ie centr des hOI ilations. De plus, comme I'attestenl deux
affidavits du 29 fevrier 1872, la Pointe Plate etait une fort mauvaise place
pour Hne eglisc et un cimetiere. EIle etait baignee en grande partie Ie prin
lemps, et la pa.rtie qui restait sech<~ etait trop etroite.

HlSTOJRE DE ROBERVAL
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Pour remplir enfin sa mission du 2 decembre 1871, Ie grand vicaire
Racine se transporta, Ie 28 fevrier suivant, « dans la paroisse de Notre-Dame
du Lac Saint-Jean, vulgairement appelee Pointe-Bleue ». Devant Ie peuple
reuni dans la chapelle, il repassa la liste des signataires du 19 novembre 1871,
dont il retrancha deux noms. Le nombre restant, 58, representait une majorite.
Malgre les protestations des extremistes du Sud qui ne voulaient pas changer
la place d l'eglise d'un pouce, M. Racine commen~a par declarer que l'on
ne coostruirait nulle part ailleurs que sur Ie lot 17, chez Raymond Girard,
a la Pointe Plate. L'assemblee, ou du moins ceux du Sud et du Centre,
semblaient gen ralement se rallier a cette decision. Mais Ie lendemain,
cette decision tai changee; I'on remontait au lot 13, chez Ismael Girard,
Telle hIt, du moi la resolution transmise a l'Archev&he. n y etait statue
que l'egliso ~'elever it ~- sur ks deux arpents sud-e t du lot treize, dans
Ie rang B du anton Ro val, 1 .ortail de la di eglise devant etre tourne
vers 1 lac Saint-J an,. s'il est po sible; j'ai arrete de plus que la dite egJise
sera construite en bois (pi ces sur pieces ou madriers sur Ie plat) avec
colonnes, aura environ cent s~ize pieds d longueur sur cinquante-cinq pieds
de largeur et vingHlulilre pi'L1s de hauteur au-dessus des Jambourdes, et
que la dite sacristie aura trente-cmq pieds de longueur sur trente-deux de
largeur et dix pieds de hauteur entr~ les deux planchers finis, toutes les dites
dimensions prises en dedans et en mesure anglaise.» (97)

Le 1er mars, par e ant Maitre Israel Dumais, Ism<lel Girard, fils de
Come, ~ hange sa terre c'est-a.-dire la largeur dl:s deux arpents sud-est du
lot 13, dam la [Ink ord- uest est au nom de on pere, contre la largeur
des deux arpents sud du lot 22, avec Ie lopin annexe, Ie tout appartenant a
1a fabrique. Pour elfltgi:r la devanture de la nouvelle terre de 1a fabrique,
Ephrem Brassrml, Ie voi$in du cote sud, fait don d'un emplacement sur
['extremite de sa tHe.

Ell bjen l g ns de l'Anse, vous aUez dep sser la Pointe Plate, vous
<JIez monter a 38 ::Ifptcnts au dd de la chap He? Qu n n! Dne nouvelle
reqw:lt: cilrcul , el, dj jour" apr:':s la p sation du contrat, un texte leste de
75 noms, d nt 14 seulemenl sont autoo-raphes, est lance a l'Archeveche de
Quebec: ils protestent entre ['inconsequence de M. Racine et signifient en
termes cIairs qu'it ne se conformeront jamais a la derniere decision sans
y etre contrain ~; par 'aulOrites bien competentes», desirant tout
simplemem revenir au si mcme de ]a chapelle existante.

Nonobstaot eel e rebuffade, MgT Taschereau sanctionne Ie rapport de
M. Racine et formule son decret de conslructioo, annulant Ie premier decret
du 22 <lout 1871 relatlf au lot 11. Noul' somm . au 18 mars,

M. Rncine, en fixnnt la place de l'eglise ~hez les Girard, sur Ie lot 13,
ou elle est actu~Jl men, y avail fait transplanter la croix placee devant la
petite cbapeUe tie l'Am:e. La c utume You!ait qu'on MsigniH ainsi Ie site
choisi pour lJne iSg ise. uclques colons du Sud montrerent alors de quoi
ils etaient capab es. lis 0 sseren quelques faibles a enlever la croix plantee
sur Ie nouvel emplacement Les co, rlplices profiterent de 1a nuit pour faire
leur ceuvre. Comme iJs s'acheminni~nt vers I'nncienne chapel1e, avec la
croix, on dit que leur cheval tomba sans pouYoir sc relever et qu'ils furent
pris de peuT. L'emoi fut gnmd dans Ie canton. Quand Mgr Taschereau fut
infonne de ces faits, il eerivit une pastorale aux fide!es de Roberval et des
paroisses-filles :
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A Nos Tres Chers Freres res fideles de la paroisse de Notre·Dame du Lac Saint
Jean, Saltll el Benediction en Notre-Seigneur.

Nous avons appris avec douleur, ·Nos Tres Chers Freres, qu'i1 s'est trouve parmi
vons des hommes assez depourvus dc religion pour arracher du lieu ou elle avah eit
placee la croix plan tee par Notre Grand Vicaire Monsieur Racine sur I'emplacemenl
que doit occuper votre nouvelle ee-lise. Nous nous hatons de vous exprimer combien oous
depJorons cel attentat sacrilege qui a dO attrister toutes les ~mes religieuses, non seule
meot de vOlre paroisse, mais encore de toutcs les aulres localiles ou Ja nouvelle s'en est
repandue. C'eSl un crime a peu pres inoui' dans notre diocese ou la foi catholique et
I'obeissance a l'Eglise se sont bien conse.rvees. Sans doute que ceux qui l'ont commis
n'ont pas pousse l'impide jusqu'a vouJoir par III dlshonorer Ie signe auguste de notre
redemption; mais iI n'en est pas moins vrai qu'ils n'onl pas crainl d'y pOrler leurs
mains criminelles, pour salisfaire leur orgueil et leur esprit de revolte contre ('autorite de
l'Eglise. II est donc de votre devoir, N. T. C. F., d'eviter la soeiete des hommes cou
pabJes qui ont ose donner un pareH scandalc, et de n'avoir de rapports avee eux que
lorsqu'ils se seront niconcilies avec Ie Dieu qu'ils onl grievement offense, afin de prouver
par 111. cornbien vous detestez leur crime. De nOlre cote, nous regardons comme un
devoir de prescrire une amende honorab.~e pour cet oUlrage fait a 1a croix de Notre
Sauveur et de prendre des mesures pour qu'il ne se renouYelle pas a I'aveoir. A ces
causes, nous ayons regie et regions ce qui suit;

1) Dans la semaine qui suivra la lecture de la presente, il sera chante, dans 1a
chapelle de Notre-Dame du wc Saint-Jean, une messe d'expiation, pour demander
pardon Ii Dieu de I'atlental commis par quelques paroissiens et solhciler leur coo
version; a la suite de cette messe on chantera Ie Psaume Miserere :

2) AussilOI que possible, if sera plante par Monsieur Ie Cure eo presence de
ttmoins, une nouvelle croix sur Ie Ii u meme oil se trouvait celle qu'on a enlevee;

3) Si quelqu'un avait I'audace d'arracher encore celle croix de sa place, i\ sera
excommunie pal' Ie fait, et sera passible de toutes les peines infligees par I'Eglise 11 se~

enfants rebelles. Son ptchc sera un CM reserve dont il ne pomra etre absous que par
Naus ou !Jar nos Grands Vicaires.

Sera nOlre prcs::nte letlre pastorale lue au pr5ne des messes paroissiales de
Notre-Dame du Lac Saint-Jean, de Saint -Louis de Metabetehouan et des mission~ de
Saini-Prime el de Saint-Felicien.
(Donne a l'Archeveche de Quebec, Ie 22 mars 1872.)

Ce grave avertissement de l'archeveque apaisa les recalcitrants. Au
mois de mai, Monseigneur pouvait ecrire: ~ Je suis heureux d'apprendre
que les affaires commencent a prendre meilleure toumure a la Pointe
Bleue.» (98) Ou'on n'aiJle pas croiTe cependant que tout etait eteint. Pen
dant que l'on se disposait a entreprendre les travaux, un petit schisme
mijotait dans l'Anse. Au mois de juillet, un marguillier residant en ces quar
tiers ecrivait a l'archeveque, au nom de son groupe: «11 est bien difficile
pour nous, catholiques, de faire notre salut en ce moment. ( ... ) Tant que
la nouvelle eglise ne se batira pas au centre, au Ie plus pres, nous ne marche
rons pas. » Ces gens pretendaient etre victimes d'une minorite du Haut de
la paroisse. D'apres eux, l'6change conclu etait a perte pour la fabrique, et,
apres tout, il etait aussi injuste de batir a 20 arpents au nord du centre geo
graphique que de Ie faire a 20 arpents au sud. TIs invitaient implicitement
Monseigneur a se rendre lui-meme sur place pour en juger.

Le 23 juillet 1872, les ouvriers commen~aient a poser les premieres
pierres du solage de l'eglise Notre-Dame. La veiIle, Ie cure remarquait :
« Nous sommes continuellement hareeles par les gens d'en-bas, qui font lous
leurs efforts pour y mettre des obstacles.» (99)

... ... .
Le scbisme en germe logeait sous l'enseigne presbyterienne de Chiniquy.

L'bistoire de ce malheureux pretre, predicateur de temperance qui commen~a
par l'esprit et finit par la chair, est bien connue. II avait trouve un disciple
dans la region, T.-G.-A. Cote, qui devint ministre presbyterien, ayant cha
pelle et cimetiere a Chicoutimi. Le ministre Cote avait ete consacre a
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Montreal en 1871. Durant les annees suivantes, il dirigea la petite mission
protestante de Chicoutimi, voyageant de Tadoussac a Mistassini. Informe
de ce qui se passait a Roberval, il ecrivit aux sectaires, au printemps 1872,
pour leur donner des conseils. II leur recommanda en particulier de ne
point se laisser imposer la repartition pour l'eglise, ce dont on voit la
trace dans la lettre du marguillier dont nous venons de parler.

Quand les travaux furent commences a l'eglise, les recalcitrants firent
venir Ie ministre Cote, qui reunit un petit comlte. On parla de construire
une eglise protestante, une « mitaine », dans l'Anse.

Le 28 juillet, la fabrique vota un emprunt pour la construction. On
en votera un second Ie 29 septembre. M. DeHlge a reussi a faire accepter
la repartition requise.

Le 2 aoilt, l'archeveque de Quebec adressa un message au cure, qui se
resumait en ceci: continuez les travaux, malgre l'opposition. « Une chose
qui prouve bien leur aveuglement et Ie sentiment qu'ils ont de leur faiblesse,
c'est l'appui qu'ils cherchent aupres d'un ministre protestant. lis ne s'aper
<;oivent donc pas qu'ils commettent un enorme peche en s'associant ainsi
avec un predicateur de l'erreur et de I'heresie. - Je prie Dieu qu'il ouvre
leurs yeux afin qU'ils voient dans quel abime iJs s'exposent a tomber. » Et Ie
13 ao(1t: «II faut avant tout prier Ie bon Dieu d'ouvrir les yeux aces
pauvres aveugles qui ne voient point !'abime epouvantable dans leque[ ils
vont se jeter. Mais cette defection ne doit pas arreter les travaux commences.
Peut-etre ces gens voyant qu'on ne tient nul compte d'eux comprendront-ils
qu'ils ne sont pas si importants qu'ils se l'imaginent. l>

Cette secte ne fit pas longue vie. ElIe n'etait composee que de quelques
chefs de fa mille, une vingtaine a peu pres, qui eux-memes subissaient I'as
cendant de trois ou quatre individus plus endurcis. La plupart se soumirent
peu a peu. On raconte que leur conversion est survenue comme suit: Ie
ministre Cote, au debut, avait soin de ne pas aborder les questions de dogme.
Le jour de I'Immacu[ee Conception, fete patronale de la paroisse, il s'y
decida. Alors un des colons se leva et harangua vivement ses compagnons :
¢ 11 nous vole notre Mere! Alions-nous-en ! » Et ils allerent immediatement
reprendre leurs anciennes places a I'eglise, au beau milieu de la messe, cau~

sant un vif emoi chez leurs co-paroissiens.

Une sourde opposition dura cependant plusieurs annees encore chez
quelques habitants du Sud. HIe exista aussi longtemps que M. Delage fut
cure a Roberval, jusqu'a 1878, comme nous Ie venons plus loin.

*
La-bas, sur Ie domaine des Girard et des Brassard, l'eglise s'etalt done

levee enfin, apres un debat de plus de trois 'Ins, entrecoupe par I'episode
tragique du Grand Feu. La misere appelant Ia misere, Ie Grand Feu materiel
n'avait pas diminue Ie feu de I'envie et de Ia scission. II n'aurait pas fait
ceuVTe si mauvaise, Ie Grand Feu, en bnliant aussi la petite vieille chapelle
de l'Anse, ce qui aurait hate la reconstruction et mis a profit I'esprit de
charite de cette periode. Pour ilIustrer ceci, rappelons qu'un colon du Sud,
ayant donne du grain de semence a un colon incendie du Nord, se reprit par
la suite et alia lui en demander paiement. ..

Maintenant, la voici, I'eglise Notre-Dame, a 38 arpents plus haut que la
chapeUe primitive, en grosses pieces, sans [ambris, non finie a l'interieur, sans



orgue, sans clocher. Elle mesure 113' pieds de long sur 55 de large. Une
sacristie de 32 par 36 pieds est bloltie en arriere. C'est une modeste petite
eglise de colons, pas laide cependant, avec son pignon et son gros ceil-de-bceuf
qui regarde Ie lac. Ses !ignes simples et trapucs, ses appentis ra 'es a
l'arriere comme un chignon bien fait, son abside, degagent une piete l une
purete primitives qu'on demanderait en vain a la plupart de nos eglises
actuelles. Les charpentiers de la place, qui s'y connaissaient, am~rent chercber
du grand bois sur l'I1e aux Couleuvres. Le petit moulin a scie de Thomas
Jamme fournit les pieces ouvrees. Ene devail subir ulterieurement mamtes
ameliorations et transformations, se munir de galeries a l'interieur, d'orgue
a mouvement hydrauiique, de tableaux faits par un peintre robervalois, etc.
Au commencement, on se contenta des quatre murs et de madriers en guise
de banes. Car, ne l'oublions pas, ] 872 est une des annees les plus noires,
quant aux ressources. Commencee it l'ete 1872, el1e fut jugee convenable en
fevrier 1873.

Le 28 fevrier, Ie cure F.-X. Delage a note dans un cahier: « Aujour
d'hui, 28 fcvrier 1873, nous avons pris possession de la nouvelle eglise et y
avons transporte le St-Sacrement au milieu d'un grand concours de peuple.
68 voitures suivaient. II Imposan~ cortege...

Le 16 mars, Ie cure y erigca Ie Chemin de Croix. Le cme habitait
l'ancienne maison de Come et Ismad Girard, a laquelle fut ajoute un logis
en avant.

Le deplacement de l'eglise signifiait Ie cteplacement du village. L'egIise
est la fleur, mais aussi Ie germe du village. Par Ie transport de l'cglise, Ie
long rang de l'Anse etait definitiyement condanme a rester la queue du
poelon. C'etait cela aussi que les r~ citrants du Sud voyaient di,oaraitre et
remonter plus haut : Ie village. N'y avait-il pas Ut deja, outre la chapclle et
Ie presbytere, Ie bureau de poste, Ie magasin de Sylvestre Bouchard er une
ecole? C'etait Ie village meme que Ie Nord accaparait.

On peut done fixer a 1872 la naissance du second village de Roberval,
du vrai, de celu! qui deviendra vi1le. De fait, des 1873, l'e?,lisc N Ire-Dame
sera flanquee d'un bureau de poste, d'une maison d'assemblees., de Cour et
d'ecole, et de plusieurs magasins. Le maitre de poste de l'Anse, ThCodule
Bolduc, donna sa demission en 1873, et Ie cons..,il d manda ]e transfert du
bureau de poste au centre, avec Eucher Otis comme fonctionnaire. Le conseil
tenait alors ses reunions chez Otis depuis deux ans. Quant a la Cour, voici
une grande innovation. Eile echut a Roberval l'annee meme de l'~glise, 1872.

Une COlif de Circuit avait ete instituee a Hebertville en 1871, avec
promesse d'un Bureau d'enregistremcnt a Hebertville ou ailleurs (Roberva1)
des qu'on pourrait fournir une batisse avec voGte de suretf. Quant a la
Cour de Magistrat, la seule du comte eta it a Chicouti i. Le notaire Dumais
fut nomme greffier de la nouvelle Cour de Magistrat pllr Ie lieutenant-gou
verneur Ie 6 avril 1872. Les quatre termes annuels fur nt fixes du 20 au
22 de fevrier, juin, septembre, decembre.

La corporation municipale prit alors ses responsabilites. Le 2 decembre
1872, resolution est prise de construire un « palais de justice» pour la tenue
de la Cour, et meme d'un Bureau d'enregistrement, comme on l'espere.
Qu'on l'appelle salle pubJique ou palais de justice ou hotel de ville, Ie bati-
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ment aura deux etages et 30 par 40 pieds de dimensions. Les gens de Ro
berval, Saint-Prime, Saint-Louis el Saint-Jerome sont informes par avis
public que Ies soumissions sont ouvertes.

Cet edifice pUblic fut construit rete suivant. En attendant qu'il fQt prel,
la Cour siegeait chez Ie greffier, Ie notaire Dumais. Le premier terme
eut lieu Ie 20 juin 1872. Le role comprenait seize causes el les dix jugements
rendus condamnaient pour des sommes variant de $1.33 a $46.00. Le
troisieme terme, passe les 20 et 21 decem bre, fut tres charge: 54 jugements
furent rendus.

Les causes portees devant Ie magistrat etaient surtout en matiere de
dettes. Les corporations scolaire ou municipale ou fabricienne percevaient une
partie de leurs taxes par ce moyen. C'etait surtout Ie medium des marchands
pour recouvrer leurs credits. Sylvestre Bouchard, Euloge Menard, Eucher
Otis, Elzear Donaldson etaient des requerants assidus. Le huissier recevait
$0.10 pour chaque mille de route qu'il faisait. Le justicier de tous ces
crimes etait le juge Francis-Herman O'Brien, un excellent Irlandais residant
a Chicoutimi.

En 1873, Ie conseil inaugura sa salle publique, le magistrat y transporta
sa Cour (Ie Bureau d'enreglstrement ouvrit a Hebertville cette annee-Ia),
tandis qu'une nouvelle ecole et 1a fa mille du bedeau occuperent la maison
d'une fa~on permanente. Cet «hotel de ville 1> se trouvait pres de la voie
publique, au sud de l'eglise, presque en face du magasin Donaldson (dont la
maison subsiste encore).

..
En 1872, avec la separation de la municipalite de Saint-Louis de Cham

bord a la riviere Ouiatchouan, celie de Roberval restait avec deux ecoles
seulement. En effet, des trois ecoles ex.istantes depuis 1867, celie de la
riviere Ouiatchouan, chez Prime Thibeault, avait saute la riviere et occupait
un campe sur Ie cote sud, chez Ambroise Tremblay. Cette ecole avait un
maitre severe, Seraphin Truchon, qui pensionnait chez Sabin Gagnon. Les
enfants du cote robervalois frequentaient aussi cette ecole, nonobstant les
bornes municipales.

Mais, a l'autre extremite, l'ecole de Thomas Jamme desservait trop de
monde, et, avec Ie rapprochement de l'eglise, il faliait en ouvrir une au village
naissant. La Commission scola ire misa done sur Ie nouvel hotel de ville.
Le voila bien employe, cct hotel de ville l

Cetle organisation scolaire a triple ecole dura encore plusieurs annees.
Quand arriva Ie cure Lizotte, ce sera encore l'ecole de l'eglise, I'ecole d'en
haut au ecole du moulin, et recole d'en-bas, celle de l'Anse. L'eeole de
I'eglise prit tout de suite un rang superieur aux deux autres. C'est d'elle que
sort ira J'ecole modele, puis l'Academie. Emilie Girard, Jessie Fortin et
d'autres y enseignerent. On y apprenait mfme Ie chant en 1876. Les trois
ecoles avaient un mobilier semblable : « un tableau noir, une estrade, quelques
cartes geographiques, dnq ou six banes, trois tables, un poele, une horloge,
un seau et une tasse.:i> (l00)

'" '"
Occupant la partie nord de I'hotel de ville, Alexandre Bouchard fut Ie

premier bedeau de I'eglise. Le dernier a la chapelle de l'Anse, en 1872,
avait ete F.-x. Bernier.
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L'engagement du bedeau etait alors une grande affaire. n ne fallait
pas moins qu'une assemblee speciale de paroisse chaque annee pour I'election
de celui qui remplirait cet office.

Les marguilliers, pourtant, avaient fort a faire a cette epoque. L'eglise
Notre-Dame, encore ouverte a tous les vents, avait greve la paroisse pour
10ngtemps. Nombre d'arrerages de cotisation furent portes en Cour, a Rober
val et aChicoutimi. La fabrique effectua des emprunts de M. Delage et de ]u
municipalite.

L'abbe Delage, durant ses sept ans de ministere, eut peut-etre la periode
la plus difficile de notre histoire paroissiale : Ie transfert et la construction de
l'eglise et leurs suites, aggravees par l'etat general de pauvrete. Il n'en fut
pas paye de reconnaissance, c'est Ie mains qu'on puisse din:. II avait des ma
nieres tres franches, parfois reveches, et it passait pour intraitable, bien que
son commerce personnel fUt des plus agreables. II garda les renes tendues,
n'hesitant pas a recourir a la ]oi quand il Ie jugeait a propos. Cetait, au
demeurant, un excellent pretre et un pasteur plein de zele.

Un des problemes qu'il eut a resoudre fut celui du supplement de
patates. Une partie des colons se refusaient a cette dime supplementaire.
II eut un jour une passe d'armes avec un colon de la partie nord ace propos.
Une autre altercation eclata, a la meme epoque, sur Ie sujet glissant des
elections politiques.

Quant au supplement de patates, quatre habitants furent poursuivis et
condamnes en 1874. 5i ron prend Ie total de la dime recueillie cette annee-Ia,
par exemple, on trouve :

150 minots de ble
40 " "orge

130 " "pois
54 " "avoine
12 " "gaudriole

180 " "patates

Les habitants de Roberval furent decharges du supplement de patates
par Mgr Racine, en 1880.

Avec la rarete de l'argent, les paiements se faisaient surtout en nature,
tant pour la fabrique que pour les maitresses d'ecoles et les municipalites.
En 1871, par exemple, la quete de I'Enfant-Jesus ne rapportait que $2.36 en
argent et $24.85 en effets. Les marguilliers revendaient ensuite, a la criee
publique, 1es effets non utilises. Les banes, c'est-a-dire les madriers de la nef,
etaient loues en grain, et Ie cure revendait ensuite Ie .~ b16 des bancs~, Ie
4( seigle des banes », Ie {( pois des bancs », etc. Le pretre acceptait aussi de ]a
viande, de 1a laine, du lin, et tous ces effets etaient recueillis par Ie bedeau.
On dit que des messes de manage se payaient avec des pieux, et des baptemes
avec des veaux, et que Ie cure Delage declara un jour en chaire que les
~ mariages de pieux" et ]es «ba.ptemes de veaux:t, il en avait assez I De
caisse, il n'y en avail guere, pas plus pour la fabrique que pour la corpo
ration municipale. En 1873, on n'avait pas les. moyens de poser des para
tonnerres sur l'eglise et Ie presbytere, comme I'exigeait la Compagnie
d'Assurance des Cultivateurs. Pour construire une cheminee a la salle
publique en 1876, i1 fallut faire une quete speciale.

L'eglise s'ameJiorait un peu chaque annee. En 1875-76, elle s'oma d'un
petit clacher. Et on parlail alors du «bois du clocher~, du «grain du
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c10cher li, etc. En 1875, la fabrique depensa pour $70.00 de calfeutrage. On
calfeutra encore durant les annees sUlvantes, car il ne faisait pas chaud dans
l'eglise I'hiver. On employait de l'etoupe. On s'eclairait, quand besoin en
etait, a 1a chandelle ou a l'huile de charbon.

A l'epoque de la chapelle de l'Anse, les marguilliers passaient de porte
en porte pour recueillir des chandelles pour la minuit. Meme en 1874, Ie
cure Delage annon~a, au prone du troisieme dimanche de J'Avent, la
« quete de suif pour preparer les chandelles:l> pour la minuit. En 1875, on
recueillit du suif et de l'huile. Une autre circonstance ou il fatlait du Iumi~

naire, c'etait les Quarante-Heures. La paroisse etait divisee en deux, les
gens du Haut et ceux du Bas, qui avaient chacun leur journee ou leur nuit
d'adoration. De meme, Ie cure allait confesser les enfants tour a tour a l'ecole
du Haut et a 1'6cole du Bas.

La coutume d'apporter des pains a l'eglise, au Jour de l'An, pour les
faire benir, disparut a l'epoque du cure Delage. Celie dcs chandelles aussi.

En 1878, Ie quatrieme dimanche de l'Avent, le cure Lizotte annoncera :
«Nous avons de I'huile mars point de lampes. »

La seule visite pastorale que re~ut la paroisse, sous Ie cure Delage, eut
lieu en 1874, les 4 et 5 juillet. Mgr Taschereau, archeveque de Quebec,
confirma 133 enfants.

Six ans apres I'epreuve du Grand Feu et quatre ans apres ]a construction
de l'eglise, Ie lac sou mit la paroi se a une nouvelle epreuve, soulignant une
nouvelle date de la periode noire qui s'acheve. En 1876, Roberval passa par
la plus grande inondation de son histoire. L'on s'en souviendra en 1928,
alors que I'exl.;mssement artificiel du niveau du lac amena in « Tragedie du
Lac St-Jean ».

Le lac Saint-Jean, avec son immense bassin de drainage, avec des
affluents qui sont de veri,tables fleuves, avec son fond plat et ses deux
Dechar es qui c rent nonchalamment a travers TIcs et rapides, ce lac etait
une enigme, pass nt inopinement du calme et de Ia douceur a la violence
et aux r3Z de III ree. Le double ccsophage du Saguenay, la Grande et Ia
Petite Dechar:', a wujams ete ou bien trop petit ou bien trop ~Tand. Cela
dura jusqu'aux arnenagements hydro-electriques de 1926, qui reg]erent Ia
question plus OU moins tragiquement.

A l'epoy.ue de la naissance de Roberval, l'homme avait deja impose ses
premiers ouvrages au debouche naturel du lae : sept barrages, des estacades
et une glissoire d plus de 5,000 pieds sur 1a Petite Decharge pour Ie passage
des billo . Un incendie amena une reconstruction en 1875. En 1876, les deux
deversoirs se rcvelerent trop etroits et l'inondation entraina une campagne
pour l'elargissement des Decharges. Ce n'etait pas la premiere fois ni la der
niere que Ie lac se soulevait un peu trop. II s'etait hausse en 1867, assez pour
briscr une partie de la c;maJisation de la Petite Decharge, et de nouveau
en 1871, alors que le chemin public de Roberval avait ete englouti sous
plusieurs pieds d'eau, a la Pointe Plate. D'apres Ies rapports oEficiels, il
s'elevait achaque printemps de 15 a34 pieds au-dessus de son niveau d'hiver,
et de 3 a 4 pieds l'automne.

A la fin de mai et au debut de juin 1876, Ie gonflement s'accrut done
plus qu'a l'ordinaire et saccagea un barrage et 1,800 pieds de glissoire a la
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Petite Decharge. A Roberval, un dimanche matin, Ie vent du nord-est char
royait I'eau jusqu'aux marches de l'eglise. Le cure Delage touma la grand'
messe en messe basse et donna toute permission aux habitants d'enfreindre
Ie repos dominical pour travailler au sauvetage. 4; Allez sauver ce que vous
pouvez. :lI

La maison d'Ephrem Brassard, voisine de I'eglise, se trouva dans un
liot. CelIe de Ferdinand Harvey, batie piece sur piece, s'ecroula sous son toit.
Les jardins etaient faits. Chez Telesphore Pilote on se hata d'arracher les
echalottes pour ne pas les perdre et de transporter Ie stock de pelleteries
dans une batisse plus eloignee (Pilote commen;ait les fourrures avec Eucher
Otis). Des billots sumageaient a la derive.

Chez Augustin Girard, ]e four fut emporte avec Ie pain qui y cuisait, puis
la maison elle-meme, durant la nuit du 30 maio Tandis qu'on sortait les
meubles par les fenetres, Ies vagues entraient dans Ie batiment avec des
billots. On se refugia dans la grange. Toutes les proprietes de la rive du lac
furent endommagees.

Vne des consequences generales de cette inondation fut Ie changement
du parcours du chemin. Le 12 juin;, Ja paroisse fut convoquee en assemblee
par Ie conseil municipal, alors preside par Sylvestre Bouchard, pour prendre
de nouvelles mesures de voirie, car Ie chemin en etait sorti «brise comple
tement 1> et devenu «impassable 1) (10 I). On adressa des demandes au
gouvernement pour venir au secours des colons inondes. Vne requete, qui
n'etait pas partisane, cette fois, fut prep,Hee, et une delegation se rendit meme
a Quebec, composee du cure Delage, du depute federal du comte, Ernest
Omon, et du senateur D.-E. Price. Trois citoyens furent nommes pour faire
un nouveau trace: Thomas Jamme, Israel Dumais et Octave Boivin.

Effectivement, Ie gouvernement commen~a la refection de la voie pu
bEque, dans l'Anse, durant I'ete. Mais la readaptation fut lente et difficile.
L'assembh~e publique avait resolu de changer tout Ie chemin de front de la
paroisse. Par la force de l'usage, cependant, on revenait au chemin brise,
pres du lac, durant I'hiver suivant, en attendant la finition de I'autre. En
1877. Ie chemin officiel remonte sur les coteaux subit de nouvelles ameliora
tions. Dans l'Anse, vieux et nouveau chemins se disputerent la faveur pu
blique durant quelques annees. En 1883, on revint defirritivement «aux
pieds des cotes », du moins our une partie. Mais Ie tron~on qui passait sur
la Pointe Plate, de niveau particulierement bas, fut abandonne a jamais.

L'inondation de 1876 changea Ie coms de la formation du village. La
section du grand chemin riverain qui etait appelee a devenir la rue principale
ceda ce privilege a une voie parnllele, la future rue Saint-Joseph, moins
exposee aux raz de maree. Ce n'es!. toutefois que la construction du couvent
des Vrsulines, en 1882, qui amena la coupure definitive de ce vieux chemin
de greve, dont iI resta deux tron~ons : 1a rue Notre-Dame et la rue Arthur.

Comme Ie Grand Feu, cette epreuve avait cree un moment de stupeur.
Mais apres quelques annees, on ne s'en trouvait pas plus mal. D'autres raz.
de maf(~e s'6chelonnerent par la suite moins grave en general: 1896, 190fl.
1908, 1926 et 1928.

• • •
Epreuve du feu, epreuve de )'eau ne pouvaient cependant venir a bout

des passions partisanes et des quereUes de clocher. n reste une demiere dflte
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a souligner avant de fenner ce demier chapitre de la periode noire de
RobervaJ: 1878. Consequence ultime et significative du deplacement de
l'eglise.

I.e petit schisme qui avait bouillonne dans l'Anse, un moment, n'avait
IY<\S vecu, fa ute de schismatiques. Mais ses chefs etaient plus ou moins irre
ductibles. lis refuserent de payer leurs parts de taxes de fabrique imposees par
la construction de I'eglise et du presbytere. En decembre 1877, la fabrique
leur intenta des actions en recouvrement d'arrerages.

Sous l'effet de ces coups, I'un d'eux tenta alors un geste pathetique.
C'etait, au demeurant, un honnete habitant, jouissant d'unc bonne reputation
et ll'ascendant SUr ses concitoyens. Cedant a I'esprit de vengeance que les
procfdures susdites avaient rallume, Ie 10 janvier 1878, il alia mettre Ie feu
a l'egIise. Des enfants qui frequentaient I'ecole voisine de l'eglise Ie yirenl
passer puis entrer a la sacristie. li monta au second etage, sous Ie comble,
et alluma l'incendie dans un amas de filasse et de tinge. C'etait vers Ie milieu
du jour.

Apres Ie diner, deux jeunes gar~ons entrerent dans I'eglise avant de se
rendre a I'ecoIe. Coutume charmante et naive, les enfants avaient I'habitude
d'aller deposer des epingles aux pieds de I'Enfant-Jesus de la creche. lIs
offraient une epingle quand ils n'avaient pas de sous, une epingle avait son
prix en ce monde si denue de tout. lis ne remarquerent rien d'anormaJ durant
leur visite, mais Ie plus fige des deux, qui avait douze ans, declara par la
suite qu'il avait vu de la fumee s'echapper derriere la statue de la Sainte
Vierge, au-dessus de l'auteI. Le mur n'etait pas lambrisse, et avait pu laisser
Ie feu s'introduiJe dans les interstices.

Sur res entrefaites, un colon vint payer sa dime de grain au presbytere.
Les grains se deposaient ala sacristie. En s'y rendant, il decouvrit Ie feu et Ie
revela ensuite au cure. Le feu ]aissa une grande tache noire sur Ie mur et
Ie plancher.

Le bruit se repandit tout de suite que tel habitant avait mis Ie feu
a I'e-gIise. Les 11 et 12 janvier, une enquete preliminaire fut tenue aRoberval,
car on avait porte plainte Ie rour meme de I'attentat. Elle fut instruite par ]es
juges de paix Elie St-Hilaire, de Saint-Prime, TModule Bolduc et Eucher
Otis. La paroisse etait fort excitee par eet evenement inoui'. L'enquete avait
lieu dans la grande maison de Jean-Baptiste Parent, qui ne fut pas assez
grande pour contenil" loute la foule des curieux. Les principaux temoins furent
les enfants qui avaient vu raIl&: et venue du coupab]e. Les traces de ses pas
dans 1a neige Ie denon~aient, d'ailleurs.

A Chicoutimi, Ie juge de ]a Cour Superieure, A.-B. Routhier, Ie reHkha
sous de fortes cautions. L'affaire n'eut pas de suite. Le cure Delage fut
rappe]c de Roberval et nomme a Laterriere peu de temps apres l'attentat.

Tout eela res~emb]e a une Iegende, mais repose sur des fondements
certains. Par Ia SUite, Ie fait s'entoura de traits Iegendaires, qui ont demesu
rement grossi la verite et bIesse la justice et ]a charite. Ajoutons seulement,
quant a nous, que ee mouvement de passion fut amplement compense chez
son auteur.

• • •
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Tous les paroissiens s'etaient rapproches depuis longtemps, par ailleurs,
quand arriva Ie successeur du cure Delage, en 1878. En repla~ant ces saillies
dans leur contexte, on reste devant un tableau de vie hardie, rudimentaire et
profondement croyante. L'egIise qu'ils bfitirent a Notre-Dame du Lac Sainl
Jean est un lriompbe de la foi sur la misere. Les origines de Roberval,
baignant dans I'isolemenl et 1a misere, ponctuees de fleaux comme Ie feu, les
inondations, les gelees, etc., illuslrent avanl tout cette lulle pour 1a vie
qu'a COUlee 1a conquele du Lac-Saint-Jean.

•



DEUXIEME PARTIE

LA PERIODE ROSE

I -LE VILLAGE

1880-1900

· .. ce renomme lac Saint-Jean, qu'on en
tend si souvent menlionner, et dont Ie ter
riloire fait concevoir 11 nos cornpalrioles de si
grandes esperances pour I'avenir. C'es! une
nouvclle province, c'cst un nouveau Canada
que fa colonisation, par nos compalrioles. nous
ouvre par dela la chaine des Laurentides, en
tend-on dire tous les jours.
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CHAPITRE VI

LA TERRE PROMISE

Un petit peuple, aux trois quarts rural, qui deverse par milliers Ie trop
plein de ses enfants dans la grande republique voisine, et qui se ressaisit et
s'aper~oit que son propre domaine lui cache encore des richesses: voila,
en peu de mots, l'idee qu'on peut se faire de la Province de Quebec en 1880.
Au XIXieme siecle finissant, ce peuple se resout a elargir sa Laurentie. En
1880, la Gatineau, la Mauricie interieure, les Bois-Francs, la Matapedia,
Ie Nord de Montreal ont deja leurs colons, mais, comme s'exclarnait un colon
meme de cette partie extreme du pays qu'etait alors Ie Lac-Saint-Jean, au
milieu de la Chambre des Communes, « du Nord vient la lumiere ! ~ (102)

Une lumiere s'est levee, en effet, par dela les rnontagnes, un lac tres doUJc
s'y laisse voir, et une plaine immense, incommensurable, semble-t-il, en fait Ie
tour. L'aurore plane Sur cette Arcadie, a I'ouest, au sud, des paroisses s'y
sont plantees, on ne sait comment, et rune d'elle semble s'elever plus haut,
dans ce matin national, c'~st Roberval. Car Ia mystique de la .ter~e qU~,anime

ce peupIe, quand elle devlent assez forte pour entramer ses hIs jusqua cette
contree des montagnes, a besoin d'un pied-a-terre, et ce sera Roberval. A
Roberval, on quitte la plaine pour prendre Ie lac, et on quitte Ie lac pour
prendre la plaine. A Roberval, dis-je, on a un pied sur la terre et I'autre dans
l'eau. 11 faut done s'arreter la, quitte a pousser ensuite vel'S I'un de ces points
qui composent cet horizon vaste comme Ie ciel.

La periode noire de Roberval s'acheve, sa periode rose s'inscrit dans
la grande rnarche a la terre gu'est l'ouverture du Lac-Saint-Jean, a la fin
du XIXil~me siecle et au debut du XXieme. Jusqu'ici, Ie Lac-Saint-Jean a
vecu a peu pres seul, desonnais on va s'occuper de lui. En 1880, Ie Lac
Saint-Jean devient celebre, tout Ie monde en parle. Le Lac-Saint-Jean devient
une ceuvre nationale, une conquete nationale, patriotique, et, durant quelque
vingt-cinq ans, iJ y a une mystique du Lac-Saint-Jean. La mode est de faire
un voyage au Lac-Saint-Jean. Quebec regarde Ie Lac-Saint-Jean. La mystique
est assez puissante pour amener une route, pui un chemin de fer. La route
de Quebec aboutissant a Saint-Jerome s'ouvrc a la circulation en 1877;
dix ans plus tard, Ie rail aboutit a Chambord. Le Lac-Saint-Jean, c'est la
terre promise, c'est Ie salut. Le Lac-Saint- ean sera l'arriere-pays nouveau,
I'hinterland de Quebec, comme les Laurentides du cure Labelle sont, depuis
quelque temps, l'hinterland de Montreal.

Un exemple typique nous est donne, qui pourrait nous indiquer aussi
exactement qU'i] est possible les limites, a travers les ans, de cette periode
que nous appelons rose: en 1880, sur les conseils d'un pretre qui se donne



En passant de la periode noire ala periode rose, Roberval passe d'abord
de Ia colonisation pure et simple a l'agriculture. Voici la recolte donn6e par
Ie recensement de 1881 :

14,185 boisseaux de ble
3227 " orge
4;620 avoine

960 seigle
7,086 pois el feves
1,171 sarrasin

13,300 palates
1,477 naveLS

545 lonneaux de foin

Un cercle agricole est fonde en 1880. A la premiere seance, Ie cure
Lizotte discute de l'economie agricole. Une autre fois, on entend Elie St
Hilaire, maire de Saint-Prime et futu( depute, sur Ie role du colon. Voila des
signes: ayant Ie loisir de penser a eux-memes et a leurs problemes, ce ne
sont plus tout a fait des <! colons;) de colonie...

comme missionnaire-colonisateur, une veuve mere de treize enfants vient
se fixer au Lac-Saint-Jean, a RobervaI. Elle y etablit un petit commerce.
Au bout d'une vingtaine d'annees, elle suit ses fils a Peribonka, sur l'autre
rive du lac, ou elle meurt en 1911. Toute la periode rose de Roberval est
contenue symboliquement dans certe tranche de vie: la montee vers la
terre promise, la place d'affaires puis Ie depart vers une paroisse neuve.
Roberval devient Ie centre de la terre promise, Ie chemin de fer s'y amene
et y amene les Quebecois, Roberval profite de I'ouverture de la region,
economiquement et humainement, puis, quand la region devient adulte,
Roberval se replie sur lui-meme et se demande s'il a reve.

En 1880, Ie croissant de deIrichement s'est considerablement agrandi :
Alma, Saint-Gedeon, Saint-Prime, Saint-Felicien comptent chacune p1usieurs
centaines d'ames. Quatre paroisses depassent Ie 1000 : Saint-Jerome, Hebert
ville, Chambord, Roberval. Quelques hommes battaient la marche. Le Pere
Lacasse, Arthur Buies, Horace Dumais, Elisee Beaudet, Ie cure Vallee, Ie
cure Lizotte...

Le cure Lizotte joignait la bonte et la douceur du cure Girard a la
fermete et a l'action du cure Delage. Il resta a Roberval vingt-deux ans,
pasteur d'une grande paroisse, conseiller et guide de toute une region. Une
seule comparaison lui est possible: Ie cme Labelle. Tres modeste, il fit moins
de bruit, mais son action tempo Ile et l'interet qu'il porta a la colonisation
furent a peine moindres. Ne a Saint-Roell des Aulnaies en 1849, il fit ses
etudes et son premier ministere a Sainte-Anne de la Pocatiere. Quand il
arriva a Roberval, Ie 26 scptembre 1878, Ie grand vicaire Racine venait
d'etre fait eveque de Cbicoutimi. Roberval lui doit ses maisons d'education.
II n'est pas une ceuvre a laqueLle il soit etranger. De stature massive, la
figure franche, les traits prononces, il avait tout Ie physique d'un cure
de colonisation, mais i1 avait surtout les qualites du creur qui font d'un
homme un ami estime universellement. Devoue, secourable, ponctuel, ami
des grands comme des petits, habile, entreprenant, il aima passionnement
Ie Lac-Saint-Jean et Roberval, auxquels il donna Ie meilleur de lui-meme.

>I<

•

>I<

•
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Toutes les annees robervaloises du cure Lizotte furent des annees de
progreso Le grand coup sera donne par Ie chemin de fer de Quebec en 1888.
En attendant, Ie village fait des acquisitions: ecole modele (1879), premier
medecin (1879), couvent des Ursulines (1882), charte de village (883),
nrrivee des freres Du Tremblay, premiers industriels, et de plusieurs mar
chands et artisans. Autre signe d'une ere nouvelle, on fete In Saint-Jean
Baptiste presque chaque annee de 1880 a 1887.

Quand M. Lizotte prjt charge de 1a paroisse, aucun medecin ne s'etait
aventure sur ces rivages. Un de ses premiers soins fut d'en amener un. Les
besoins etaient pressants, de nombreux malades se faisaient recommander ...
aux prieres. Les maladies incurables ou contagieuses faisaient des leurs. Une
des choses qui frapperent les Ursulines arrivant dans Ie pays fut de rencontrer
beaucoup de malades qui venaient leur demander leur guerison. D'apres Mere
Saint-Raphael, it y avait beaucoup d'epileptiques.

Au printemps de 1879, Ie cure soumit a ses ouailles une convention a
prendre pour assurer la subsistance d'un medecin dans la paroisse. Chaque
famille lui paierait une contribution de quatre piastres par annee, dont la
mOilie en argent, l'autre en e fets. Systeme fort simple, qui laissait beaucoup
d'aleatoire et rapprochait Ie role du rn6decin de celui du pasteur. Le familles
desireuses de prendre !'abonnell1enl (comme on disait) igncrent une requete,
et un jeune docteur de Qu~bec, Georges Matte, accepta Ie marche et entra a
Roberval a la fin de l'annee 1879, en meme temps que Ie notatre j .-Charles
Lindsay.

II epousa une seeur du nota ire Lindsay en 1883 et fut ce medecin de
campagne debonnaire et pauvre que toute une region savait a son service a
loute heure du jour et de la nuit. ;jans etre irr5prochable en tout, il rempla9a
par la charite ce qui manquait a la scienc~ et a h fortune. L'abonnement
annue] de $4.00 comprenait tous les soins probable~, comme un accouche
ment pour 1a mere, et tous les autres soins eventuels, bon an mal an. II
faisait des courses lointaines en voiture et accept'lit tout ce qu'on lui offrait
pour honoraires. Quam) il mourut, au bout de quinze ans, i1 dit au cure
Lizotte: «Si la charite sauve, je ~uis sauve. l> On l'inhuma sous l'eglise.
II avait combattu pour d'autres causes publiques, comme Ie terminus du
chemin de fer, que les Robervalois s'acharnaienr a mener vers eux.

Quant au nOlaire Joseph-Charles Lindsay, qui habitait Saint-Gedeon
depuis cinq ans, il vint sur demanJe lui aussi, se fixer a Roberval, a c6te
du notaire Dumais.

.. ..
En 1880, la Societe Saint-Jean-Baptiste s'organisa a Chicoutimi et a

Roberval. Conquetes nouvelles qui s'elevaient d,1ns Le ciel patriotique, elles
seconderent de leurs feux lointains les grand s manifest:ltions nation ales
organisees a Quebec cette annee-Ia. La fete nationale de Qu.;bec avait voulu
raUier tout Ie peuple et faire entendre toutes les voix. A Roberval, la So::;iete
Saint-Jean-Baptiste repondit par son secreta ire, Ie docteur Matte, par un
memoire sur les besoins de la colonisation: il faut coloniser par group-cments
et il faut des vOles de communication. La fete dle-meme, lundi, Ie 24 juin,
fut soulignee par une grand'messe suivje d'une procession dans Ie village.
EIJe cO'incidait avec la visite de Mgr Racine. Le cure averlit de ne pas aller
i\ sa rencontre, «encore moins de tirer du fusH sur son passage», IT'~is de
se contenter de decorer et de Ie recevoir a l'eglise.
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Grand'messe et procession devaient se repeter chaque annee, d'apres Ie
mot d'ordre, et eUes se repeterent effectivement en 1881, 1882, 1883...
En 1883, la fete prit une ampleur regionale. Elle fut retardee au 15 juillet,
a cause de ]a visite de Mgr Racine, pour ne pas faire fete sur fete, et par
les travaux des champs. Elk n'en fut que plus eclatante. « De plusieurs
paroisses voisines, ecrit Ie chroniqueur, 1~ compatriotcs etaient accourus
des Ie matin. ~ - ¢ Apres l'office divin, plm,ieurs orateurs ont porte Ia
parole, et ont trouve des sentiments heurcux en parlallt de l'agrandissernent
de la patrie par Ie developpement de pius en plus prospere de la vallee du
Lac St-Jean. Ces discours termines, ron s'est forme en procession, qui etait
composee de plusieurs milliers d personnes, recedee:; d'une compagnie de
volontaires. On y voyait repres ntes par d chars allegoriques les arts et
metiers, on remarquait surtout Ies chars d s t nneurs, des ma<;ons, des photo
graphes. La procession s'est arretee chez MM. Dumais, Donohue et Menard
pour les saluer. 'e t un temoignage de sympathie bien merite, car ces
MM. sont Ies promoteurs et Ies instigateurs de la fete. ~ (103) A la veille
d'etre constitue en corporation municipale, Ie village faisait pour In premierc
fois les hOlIDeurs ascs samrs Ie:; ;mtres puroiss s. Euloge Menard etail presi
dent de la premiere Societe Saint-Jean-Baptiste, qui cnrolait aussi Ie cure,
Ie docleur, les deux notaires et nombre d'autres. La Societe; etait encore bien
vivante en 1885, pout protester contre l'ex 'culion de Louis Riel, et en 1888,
pour regretter publiquement Mgr Racine apr~s sa mort. Il etait sincere, ce
patriotisme, et sans res. eet humain. La ociete avait une banniere, ses
dignitaires portaient une e rpe, et ses membres, une medaiIle sur laqueUe
on lisait : Societe St-Jean-Baptiste - No/re-Dame du Lac S/-Jenn .

• • •
Le Lac-Saint-Jean etait un nouveau sujet d'inspiration pour Ie patriotisme

et commen~ait d'interess<: la presse. Des visiteurs y passent et ecrivent des
chroniques interessant·.. Les journaux de Qu6b.c s'arrachent les nouvelles
du Lac-Saint-Jean. En 1878, l'abbe Prov':mcher relate par Ie menu une
« excursion au Lac-Saint-Jean l> dans sa petite revue, Le Naturaliste Canadien.
En 1880, c'est John Ross, riche commen;ant d . Quebec et un des directeurs
de la compagnie du chemin de fer aLI c-Sarnt-Jean. J.-G. Robertson,
tres0l1er provincial, Boucher de la Bruer , conseil1er E;"islatif, avec Elisee
Beaudet, depute du CornIe, et un joumali. te de Toronto. De Ja Bruere raconte
ce voyage dans Ie Courrier de St-Hyacinrhe, d'<1Utres joumaux reproduisent
ses lettres, qui sont bientot mises en brochure, tnodi' que Ie Mail de Toronto
publie celles de son corre·spondant. La meme armel:, Ie charmant raconteur
Arthur Buies consacre un livre entier a 13 r;gion : Le Saguenay et fa Vallee
du Lac Sf-Jean. - Etude hislorique, geographique, indllstrielle et agricole,
La meme annee encore, Ie juge Adolphe-Ba~1k Routhier, I'auteur de
o Canada, amene au Lac-Saint-Jean deux personnalites venues representer
Ia France au grand congres de Quebec: l'ecrivain Claudio Jannet et Ie comte
Jules Foucault, du journal Le Monde. Toujo rs cn 1880, Ie Pere Zacharie
Lacasse, missionnaire propagandiste de la colonisation, publie, a l'inlention
de la classe agricole, un bouquin original u'i! intitule ; Une mine produisan.t
i'or et l'argenl, pour les futurs colons iu ac-Saint-Jean. En 1881, Routhier
publie Ie recit de son voyage sous Ie titre: En canal. En 1882, Ie cornIe des
Septmaisons sejourne ~ Roberval. Le ac- int-Jean s'entoure d'une publicite
sans precedent.

Dans ces relations, qui gardent ge.neralement la fraicheur de la decou
verte, On ne dit rien que d'encourageant pour Roberval. 4: Apres Saint-Louis



LA TERRE PROMISE 99

de Metabetchouan, vient la grande paroisse de Notre-Dame du Lac, commu
nement appelee la Pointe-Bleue, et sou vent aussi Roberval, du nom du town
ship qu'elle renferme » - « Notre-Dame est une paroisse dont les habitants
sont assez a l'aise. ( ... ) Dans Roberval, il s'est vendu llne centaine de lots
en 1879.7) (104) - <l. La Poirue-Bleue (c'est Ie Pere Lacasse qui parle). 
lei, bon gre, mal gre, il faut s'arreter. Qu'elle est belle, cette pointe Bleue !
qu'elle est belle! ! ! Le lac vous apparait dans toute sa beaute ; de magni
fiques lIes sont en votre presence; et, dans Ie lointain, vous voyez ['immense
vallee de Mistassini et de Peribonka, rivieres qui donnent leurs eaux au lac
St-Jean. ( ... ) II s'est rccolte 11 la Pointe-BJeue vingt mille huit cents minots de
grain dont un tiers de ble en mil huit cent soixante-dix-huit. C.. ) La riviere
de M. Thomas Jamme, ou se trouvent un moulin a scie et un moulin a farine,
jouit d'un bon port; et, n'en deplaise aux alilres endroils, la Pointe-Blelle
deviendra une belle ville, si ses habitants sont entreprenants et ne se laissent
pas couper l'herbe sous Ie pied par les futurs colons de Mistassini et de Peri·
bonka. » (1 OS) En 1881, £lIars que Ie village hesite encore, Ie COllrrier du
Canada decerne aRoberval ce mot foudroyant: « La pointe-Bleue est devenue
presqu'une ville.» (106) En 1883, avec plus de justesse, un arpenteur rap
porte: «Pointe-Bleue, La plus importante des nombreuses paroisses qui bor
dent Ie lac St-Jean.:I> (107) De fait, Ie village seul passe de 44 a 67
famil1es, de I 879 a 1883.

... ... ...

Ces progres, au village, appelaient son independance municipale. Le
conseil de comte de la section du Lac-Saint-Jean du comte de Chicoutimi
re~ut une petition d'un groupe de Robervalois en vue de ['erection juridique
du village. Hebertville avait deja ce privilege depuis 1881. Le 14 mars
1883, au conseil de comte siegeant a Chambord, Ie maire d'Hebertville,
Severin Dumais, propos a de faire droit a cette demande, et Ie secreta ire du
meme conseil, J .-C. Lindsay, fut charge de proceder aux formalites preli
minaires. Le chainage et Ie plan fment executes par Arthur Du Tremblay.
Le 6 septembre 1883, la municipalite du village rut cn~ee par proclamation
du lieutenant-gouverneur. Avec une superficie de 238 acres environ, ses
bornes en f£lisaient une b;.nde pas tr~.. largL, entre la riviere Ouiatchouanish ou
Du Tremblay, au nor ,et Ie ruisseau Brassard, dans Ie lot 14, au sud. Teles
phore Pilote etait alors maire de la muoicipalite de paroisse. L'assemblee
d'election des officiers du village eut lieu Ie 5 octobre, dans la salle pUblique,
et les sept ediles furent: Israel Dumais, WilJiam-T.-A. Donohue, Joseph
Guay, Pierre Paradis, Alphonse Marcoux, Char1es Potvin et Abel Ouellet.
Le notaire Dumais fut ensuite choisi eomme maire, et Ie notaire J .-C.
Lindsay nomme secretaire-tresorier, avee un traitement de $25.00 par
annee.

Comme au conseil de paroisse, la voirie fut Ie souci principal des
magistrats du village. Ils nommerent leurs officiers : un inspecteur de voirie
pour chacun des deux quartiers, nord et sud, separes par la route ou rue
Roberval, un inspecteur agraire, un gardien d'enc]os, un ramoneur et un
« inspecteur des cheminees et tuyaux de poele ». Le gardien d'enclos n'etait
pas inutile pour la protection des proprietes contre les animaux en liberte.
On fit meme un enclos municipal pour garder Ies animaux errants. On
passa un reglement pour la construction de cheminees en brique ou en
pierre a toutes les h£lbitations du village. Detail typique, Ie salaire du
r£lmoneur etait de un sou pour chaque pied pris sur la hauteur de la
eheminee.
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Deja, apres un trimestre, il fallut renouveler les mandats de deux des
conseillers. Leurs noms furent tires au sort de la maniere que Ie secretaire
consigna au livre des proces-verbaux, a savoir: Ie secretaire decoupe sept
billets, dont les deux tires porteront les noms malchanceux, U les depose
<l: dans un casque, les remue et les presente aux couseUlers qui en prennent
chacun un 1> (108). Ce beau rite resta inutile: l'assemblee ramena les
memes echevins.

Avec ce conseil ideal, les memes item revinrent sur les roles: chemins,
rues, clotures, ponts, trottoirs, cheminet';. Rues, trottoirs, ... il n'y a pas
d'erreur, Ie village se remplume. En 188S, on repare la rue Saint-Joseph,
avec ses trois ponceaux, et on regularise la rue Lizotte, sa sortie au sud, et
la rue Menard, sa sortie au nord. On sent Ie besoin d'un trOltoir sur la rue
principale, lequel ne viendra toutefois qu'en 1889. On recommande de badi
geonner a la chaux toutes les batlsses non peinturees. Enfin, on lutte de
son mieux contre les banes de neige, l'hiver. En 1887, Ie conseil rec;oit un
compte d'un roulier qui a brise sa voiture dans la rue Menard.

En 1885, Donohue parvint a la mairie. William-T.-A. Donohue etait
un Irlandais optimiste et sociable, venu a Roberval ouvrir un magasin,
puis une auberge. Le village etait bien r· resente au conseil, d'ailleurs, et
sava.it meIer des elements nouveaux et progressifs, comme Donohue, Ie
Dr Matte, Du Tremblay, Marcoux, etc., aux elements plus anciens et soIides.

Alphonse Marcoux etait plus ancien que Donohue dans la place. U y
ouvrit la premiere majson de pension. II faudrait repeter un peu pour la
famille Marcoux ce que nous avons dit pour la famille Dumais. lis fment
des apotres du Lac-Saint-Jean, mais avec une richesse humaine particuliere.
Comme pour les Dumais, il faut distinguer deux families collatera1es:
Alphonse Marcoux eut deux freres colons a Saint-Prime, Edouard et Paul,
et un cousin, Louis. Ses deux autres cousins que nous connaissons etaient :
Thomas-Victor, chapelain des Ursulines, et Jo3eph, de Saint-Prime, fonda
teur de la fanfare de Roberval. Paul et Joseph furent des musiciens fameux,
et l'abbe egalement.

Dans la personne d'Arthur Du Tremblay, Ie conseil s'adjoignait, en
1886, un realisateur. Arthur Du Tremlay ct B.-A. Scott furent les deux
grands industriels de la periode rose. Ce n't:st pas sans raison qu'ils ont
laisse leurs noms, J'un a la riviere Ouiatchouanish, dile Du Tremblay, l'autre
a la Pointe SCOl/. Devons-nous repeter pour la famille Du Tremblay ce qui
est dit pour les Marcoux et les Dumais? NOllS ne voudrions pas etre pris
en flagrant delit de louange universelle, nous savons trop quels secrets
reproches logent dans la conscience de l'encenseuf pUblic. Mais si Roberval
a eu sa periode «rose », a la source de laque]]e nous avons mis Ie cure
Lizotte, c'est dO a un groupe d'hommes que son progres interessait et qui
jouerent de leur personne, quel que soit leur merite interieur. Dans ce
florilege, Arthur Du Tremblay occupe une bonne place.

Cinq des fils de Vildehon Trembla.', de Baie Saint-Paul, prirent la
¢ noble profe~;sion» d'arpenteur. Entre la 16aion des Tremblay et eux, Us
placerem Ie particule «du », sauf Ovide, qui signait « J.-O. Tremblay».
Arthur Du Tremblay acheta les etablis, ements de Thomas Jamme, mort en
l. 884, fit venir, cette annee-Ia, son [reTe Thomas, ingenieur-mecanicien,
agrandit Ie moulin a farine de J<101me, y a,iouta une scierie en rallonge,
ouvrit un magasin general, balit un hotel avec Thomas et fit tous les negoces
possibles a un arpenteur-geometre industriel installe sur la riviere Ouiat-
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cbouanish, au village de Roberval. II fut maire, cela va de soi, et a ce titre,
data Roberval d'un aqueduc, lars de son premier terme, et de macadam,
lars de son second. 11 encouragea Ia colonisation et toute espece d'industries
et sorlit viclorieux de plusieurs faillites et incendies ruineux. Arpenteur et
philosopbe, il mesurait les cantons et les hommes avec une egale aisance.
Le journal de Roberval dira de lui, en 1904, qu'il connaissait Ie Lac
Saint-Jean « pouce par pouce l).

C'etait beau de voir monter ainsi Ie village avant que Ie probIematique
chemin de fer ne se concretisiit. Chaque annee, de nouveaux noms s'ajou
taient a la liste des commeq;:ants; Epiphanie Guilmet en 1880, Donohue
en 1881, Dame Eugene Roy et Charles Potvin en 1882, Alphonse Bourget
en 1883, Joseph Vermette et G.-A. Patoine en 1886, G.-L. Paradis et
Eugene St-Pierre (compagnie) en 1887. Tous ne tinrent pas, cela va sans
dire.

En 1886, k petit journal qui debutait a Chicoutimi donnait, sous la
plume du magistr. t A.-A. Hudon, qui venait presider la Cour a Roberval, ce
rapport flatteur :

Roberval, un fon joti villoge bien bati Sur les bords du Lac 5t-Jean, est appele
par sa position centrale et Ie commerce qui s'y fait a devenir la capitale de cette belle
region.

De Rob(:rvaJ, el sunout de la pointe Bleue, la vue embrasse toul Ie lac 51-Jean,
et Je coup d'reil est feerique. Le lac atleinl ici sa plus grande largeur, et les monlagnes
qui Ie bordent de I'aulre cote ne nous apparaissenl ~iI. el Iii. que comme des points indecis
a I'horizon. ( ... ) .
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Un etranger qui vienL a Robervlll pour la premiere fois est etonm~ de I'activill~
qui regne ici el du commerce qui s'y fait; quoique ce village soil situe a soixante-quinze
milles du port u~ mer. II y a de fort jolis magasins qui ne depareraienl pas une ville.
Entr'autres je cilcrni: ccux de MM. E. M~nard et Fils, W. Donohue, Vermette et
Patoine, T. Pilot,;, L. Paradis, E. Danielson. Tous ces marchands, de merne que les
cultivateurs, att-cnuenl avec impaticilce que Ie chemin de fer vienne donner un nouvel
essor aux affaires, et un marcbe aux nombreux produils tds que: b<euf, lard, foin,
avoine, beurre, patates, etc., qu'ils onl en mains et qu'ils ne peuvent ecouler. ( ... )

Les recolles ont ici la plus belle a('paH:nce, et Ie foin est abondant. On nous a
mOntre plusieurs epis de mil bien fou.ml. et mesurant dix pouces de longueur.

Pour l'information du public voyageur, je mentionnerai iei en passant que M. Mar
coux a construit a Rob€rva! un grand ct confortable hOlel, qu'il vienl d'ouvrir, et tient
snr un excellent pied (l 09).

Le role d'eva]uation de 1887 nous permet d'avoir une idee plus exacte
du village, tel que Ie trouveront les entreprenours du chemin de fer en instance
de terminus. On y compte 1 m.lrchllnds: Menard, .-E. Otis, Donaldson,
Pilote, Leufroid Paradis, Joseph umais, W.-J. Tremblay, Hamel et Frere,
Charles Potvin, .-P. Bi:lode 0, Joseph Vermette, Ferd'inand Bras:;ard. Bon
nombre d'arrtisans et gens d ~ti rs gravitent autour d'eux: 3 charrons,
3 cordonniecs, 5 forger os, 8 meoui iers, 2 mac;ons, 1 sellier, 1 meunier,
1 mecanici H, 2 boulanger', J tanncu£ (Eugene Gauthier), 1 ferblantier
(Charles Lindsay), 1 fromager (Albert Tremblay). 5 aubergistes, 5 charre
tiers et 1 agent des terres indiquent d~j~ b l1COUp de passants. 2 medecins,
2 notaires, 1 ingenieur, I garde-for~stier, 1 arpenteuc... et 2 rentiers, voila
qui conronne bien Ie plateau.

Le cure Lizotte avait reussi a doter Roberval d'un couvent d'Ursulines,
en 1882, les Ursulines qui n'avaient pas quine Ie rocher de Quebec depuis
deux sieck."., hormis leur monast trif]uvien, presque aussi 'Irieux. Apres
avoir realise ce coup de force, it voulut en faire autant pour les gar<rons en
faisant venir une communaute masculine. Singulier presage, c'est au superieur
des Viateurs qu'il "adr -ssa, eu. qui devaient effectlvement prendre l'Aca
demie en 1939, cinquante- ept an. Ius tard. II lui ecrivit en ces termes :

Notre-Dame du Lac St.-Jean, Ie 15 ctecembre 1882.
Messire C. Ducharme, Ptre,

Directeur des Clercs St-Vial.eur,
Joliette,

Reverend Monsieur,

Vous avez beaucoup entendu parler, depuis quelques annees, sans doute, de la
Vallee du Lac St-Jean, de son chmat, de [a fertilillO de son sol, et de la desLinee prospere
qui l'attend dans un avenir assez rapproche.

VOliS n'etcs pas non pILlS sans avoir entendu nommer notre paroisse, N.-D. du
Lac St-Jean, alias Ja Pointe-Bleu.;;. C'est le centre des divers etablissemenls et paroisses
fondes sur les bords de nOlre be~.u Lac; C'CSL <lussi Ie terminus naturel des chemins de
fer qui nous mettront plus lard en communication avec les grands centres commerciaux
du Canada. Ce qui fait qu'il ne faut pas etre prophe.te pour predire 11 noIre Pointe-Bleue
un accroissement prodigieux d'lc; it peu d'annees.

Ce sont ces considerations qui onl decide les Dames Ursulines a fonder, au
centre dc notre paroisse. ct 11 leurs frais et depens, un magnifique couvent, dont les
classes ont ete ouvertes en septembre demier, et qlli donne actuellement I'instruction 11
26 pensionnaires, 13 demi-pensionnaires, et unc quarantaine d'externes; nombre qui
au.ra peUl-el.re double des I'annce prochaine.

Maintenant, comme un elabli~sement sembiable de Haute Education pour les
garyons devient necessaire, eloign '.:; de 25 lieues que nous sommes dn &:minaire
Diocesain de Cbicolltimi; sans compter que, 11 cause des moyens ptcuniaires, ce ne
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peut et.re que Ie pel..it nombre qui en benHicient, raj pen& 11 votre Communaute pour
dOler Ie Lac Saint·lean du premier Colle:ge commercial qui y ait vu Ie jour. Et peut-etre
que 1a divine Providence, dans ses decrets insondables, a Youlu que yolre Institut, de
concerl avec celui des Sceurs de Ste Ursule, fUt appele Ii travailler ~ la regeneration de
notre population, et 11 enseigoer ;\ n ~ cnfants, en meme temps que les Jettres humain '
cette education superieur qll,i met ses soim a faire connaltre Dietl et Ii former d 's
citoyens qui [assent l:wftneur a 1a Sociel.e.

Dans Ie eas ou rna de ,de ~era prise en consideration, je vous serlli oblige LIe
me faire connallre si nollS )10 rrions compteI' sur votr~ communaute pour 1'~labliss~
ment projete, et a quell conditions. ( ... )

Cette letlre rend bien l'esprit d'initiative et 1 espoirs de M. Lizotte,
qui a sans doute la lTlcilleur conception du progreso Les Viateurs ne purent
venir mais Ie cure continua de repandre l'education dans sa paroisse. II avait
pris Roberval avec troi. etitct ecoles, il Ie laissa avec une Academie, un
couvent et sept ecoles €'Ie eOl;j es.

Son pr mier este avec Ja Commission scolaire fut d'offrir gratuitement
un emplacement pOUT I' (celioD 'une ecole modele, en 1879. L'ecole de
I'egiise se trouvcrait ainsili rcr 1<1 salle publique et a passer au rang
d'ecole modele, c mme 00 appelnit alors une ',cole depassant Ie cours elemen
taire. L'entr rio fnt decid { en 1879 meme, remise a 1880, decidte de
nouveau en 1880, d nouv' 1I remise, et enfin accepI5(; a l'automoe de
cette annec-la. lJn certain iphanie Guilrnet avait achete, en 1878, pres de
l'egJise, du cote sud, une pointe de terrain qui servait auparavant de pacage
aux cochons du eure De lll!c. 11 etait menuisier. COnlme il avait une maison
en cbantier sur c terrain: en oetobre 1879, it a tivra a la Commission
scolaire pour servir d' c.ole ill del I avec promc' 'e de finition. En attendant,
l'ecoJe modele s'imHlguntil d:ms Ie petit hOtel de ville voisin (110).

La Com . --ion scolair Oui; Ichouan, comme elie s'appelait tou,iours,
etait fort pau reo Les taxes enuaient mal. All ! les cberes taxes, supplice des
commi -aires, eUes 'ubissaien Ie meme sort que l'impot munlci al. En 1878,
pour ne pas tout perd e, Ie Sf r~taire, G.-L. Paroldis fut chilrg6 de « faire une
crieea la porte de rC!lIise )0 pour infonner les contribuables que leurs arre
rages etaient pitY lbl cin. U. pouvaient aussi payer en bois de chauffage,
a $0.60 I: c rde. s.laire maximum des institutrices etait alaI'S de $80.00,
c'est-a-dire de $8.(}.() pOU cl :}cun des dix mois qui composaient l'annee
scolaire. La maHrc-s dev3it bien souvent se contenter de grain et d'effets.
Le budget annucl de la Com '~ 'ion s'elevait a $200.00, y compris les cinq
SOliS que Ies en,ln s appo' awnt chaque moi. a leur JlrLltres e.

L'ecole modde ellt COIllDle titulaire lrnire Lindsay c comme visiteur
ou inspecteur, Ie notalre. son p' reo D'autrcs s'y succede~en!, dont Ie notaire
Lindsay [ui-meme, pro t .mpore, en 1882. Guilmet, Je batlsseur de l'ecok,
quitta la place en 1881 et lais~3 Ie bfitiment inacheve. Cela entmioa un long
diiferend enLl"c lui et la Commission, differend qui paSsa entre les mains
du Surintendant de l'Instruction publique en 1884 et sc denoua en CaUl'
snperieure de licoutim i en 1885.

Le nomb'c des ecoles elementaires, c'est-a-dire des ecoles autres que
I'ecole modele, pa sa de 3 a 5 en 1883, a 6 en 1884, pour atteindre Ie
maximum de 7 n 1895.

En 1R83, les trois arrondissements traditionaels ; Anse, eglise, moulin
.1 amme, Jurent supprim ~8 ct la grande paroisse d Notre-Dame du Lac
Saint- an, dilatee p3f Ie souffle createur de son pasteur, paJ 'aa six arron
dissements scolaires. De~l:~ fTlai~ons furent erigees, L'ecole de Thomas Jamme,
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qui recevait jusqu'a plus de 100 ,wfan vers 1880, ne tenait plus. Le rang
Saint-Dominique, continuation du chemin Menard, eut sa premiere ecole en
1883; Ie ran, continuation du rang Saint-Dominique, en 1889. Josephine
Neron fut la rcmii:r m' Il.re. se sur Ie Cran. Elle partait de l'Anse a pied
pour alIer enseigncr I'll' ahe' Ades gar.,;ons d.e treize ans, elle n'en avait que
seize. u bout e qnelques sem ine , Ie cuf'~ Lizotte lui apporta une grande
image enca fCc, comme ,':>compe e de ses succes.

Au village, plusieurs locaux furent utilises, ct la Commission tatonna
dans Ie soctionnement, jusqu'a ce que I'ecole modele des gan;ons, trans
portee au entre, y mit fin en 1886, avec la creuti,on d'une Commission
scolaire • an~e. Un nombre imp ,sant de maitress·'.s passerent sur les rOles
des comml sa' C$. En se' tans. l'eeore modele eut huit instituteurs ou institu
trices. II convient de nOIn.lll r, tomefois, Sarah, Paradis, qui demeure un
exemple de tenacite dans sa profescion, emuie de Victoire Laplante et de Ste
phanie Dumai~.

La ommi~sion scolaire statuait elle-meme Ie temps des vacances, qui
variait pr q Ie chaque annee: du 15 mai au 15 juin en 1882, aout et
septembre I;" IX83 du 15 aout au 15 oetobre en 1885, du ler aoOt au
1er octobre en 1888. Lc curLS izolte ~tait generalement auditeur des comptes ;
il eotra comme nn issaire en 1886 et obtint alors que Ie village format une
corporation ~ alai e ind~pe.ndante. Certe meme annce, 1886, il crea un
Bureau de '. UmiI1QieUT,\' pour 'exnmen de capacit~ d institutrices. Le
Surintendan ~1Ul ris it 1~ i ion de b ve ~ par des comites competents,
pour Ie distric eloign ·s. L Bureau d's E aminateurs de Notre-Dame du
Lac S;lint-Jean avail juri' iction sur tallte a region du c. Messire Bruno
Led re, Vicai forain, cur~ 'Ii r me, en fut Ie premier president, Mes
sire Lizotte, Ie ice-president. Joseph-Charles Lindsay, Ie secreta ire, et
Alphonse Bourget et Ie d6!Jute Elie t-Hi aire, les membres. Va sans dire
que celte in 'litmio:l cboisis 'lit Ie. meilJeurs esprits du district. Elzear
Ouellet, d e rtville 1 Dr fat e et Ie magistr~lt D'Auteuil, de RobervaI,
en f1rentpartie. On s 'assem lait deux on trois fois ran chez Ie cure
Lizotto, I can idates a I'ellsci.rn ment y subissaient leur epreuve. Le comite
se perp~f.ua no bre d'annce« 15 la houlette du cure Lizotte.

e leur cote, l"s Ursuli es contribuaient depuis 1882 a la formation
d· inslitlltrie s. L'e ei _ emcnt r ~ ait ardu, en ce pays de colonisation.

'I:cuvrc dll cure Lizotte fut un eff 11' gigantesque pour mater l'analphabe
tili!1le, -Jors si g,eoeral. Il n st pas un rapport annuel des pasteurs de la

:l is~r.:) d ] 7 a 18 ,qui ne fa . n1 ntion de la negligence des parents
v'~-a-vLs t'i :stmctio de leurs cnf<J is. Vi norance seculaire, sans Ie zele
du pretre et de qUl,llqu !l jeunes filles ou meres courageuses, ne demandait
qu'a s'ancrer dav41ntage dans l'enfoncement des regions nouvelles, au milieu
des souches et d s abattis.

Par contn::, nos gens n'ont jamaioS sombre dans l'ignorantisme, respec
tant rinstruction, gardant une grande veneration pour Ie savoir, et surtout
Ie sens de ['education. A prem " l'accuei1 extraordinaire que Roberval fit
aux Ursulines en 1882. puis aux Maristes en 1897.

Le village etait, cvidcmment, mieux favorise, et surtout du cote des
filles. L'eco!e modele des gan;ons, pres de I'eglisc, ne se gardait pas de
maitresse et la maison ne donn2it pas satisfaction. Un jour, toutes Ies Ursu
lines du couvent rccnrent commc une inspiration, une revelation d'avenir:
prendre l'ccole modele. Unanimement, toutes les Meres voyaient avec ioie
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les petits gar~ons de Roberval s'approcher vers elles et se joindre aux petites
filles, qui en tiraient de si grands biens. Informee du projet, la population
applaudit de toutes ses forces. A l'automne 1884, les Ursulines avajent la
« presque assurance» de recevoir recole modele. Mere Saint-Henri ecrivait
a la Superieure de Quebec: <l: Le temps est arrive, je crais, ou nous pour
rans travailler un peu pour nos pauvres gens d'icj. Pour renouveler la popu
lation, il faut cQmmencer par c~~ jeunes gar~ons, gamins, les preparer a
la premiere communion, leur dOlln nne bonne instruction elementaire, etc.
Les paroissiens ont acc\Jl:iIli ce projet avec enthousiasmc. lis biHiront, a
leurs frais, une bonne ecole bien chaude, chauffee et entretenue.» (Ill)

Le vreu ne fut pas sanctionne par la maison-mere. Le cure en condut
que Quebec ignorait Ja vraie situation des campagnes elol.. nees. A quoi
il faut ajouter une fra}leur bien comprehensible: l'enseignement aux gar<;ons,
bien qu'ils ne fussent que des enfants, representait une emancipation pour
la communaute clo'itree.

• •
En 1886, Ie village fut reuni en un arrondissement unique pour donner

aux gar<;ons une ecole modele centrale. La nouvelle Commission etait
exp6ditive. EUe se reunit qU3tfe fois, chez Messire Lizotte, durant son
premier mois d'existence; !'in pecteur J.-Edouard Savard, de Chicoutimi,
vinl completer l'organi. ation au debut de l'annee 1887, et, en attendant la
translation de la batis e du terrain de l'eglise au centre du village, on utilisa
Ie local du quartier nord, ou. Ie regisseur et pourvoyeur, Leufroid Paradis,
amenagea une chambrette pour Sarah Paradis. Apres un semestre de cette
organisation temporaire, cette maison du quartier nord fut cedee a L.-P.
Bilodeau et toute Ja gent ecoliere entra a l'ecole modele du cenue (berceau
du College Notre-Dame), transportee Iii par corvee, puis renovee, lambris
see, percee de lucarnes. cloisonnee, caHeutde. La Commis. ion scolaire du
village etait fonnee. outre Ie cure, du maire Donohue, des cbnseillers Louis
Tremblay et T~les hore Pij Ie et 'huloge Mena d.

EUe s'adreS'n ; l'Eole Norma!e Laval de Quebec pour avoir un pro
fesseur dipl6me. L'Bcole 'rmale Jui envo 'u Joseph- lexandre Chabot,
gradu 'en 1886. Maltr ha t don a sa demission au b ut de trois mois,
a 'automne 1887. L' difice I etait >I. rlch.. , Mias, et on y gelait. II
consentit neanmoins ~. finir f'annee, Le 24 m lOS 1888, on lui signifia qu'il
n'etait pas engagt5 . our la pro~haine annee; it se relira alars immediate
ment en donnant une rison de sante. La premiere annee de l'ecole du
village n'etait p,lS h;;;ureuse.

n 1888, on trouva m' u.. : Jeoph,~ Simard, qui professa jusqu'a 1893.
II logeait a !'ecole. L,; nombre des el'v allait g;rossissant : on lui adjoignit
une sous-maitresse en 1890, et, en 1893, touL l'eco1e passa sous l'empire
des maTtresses, pour reveni', les de annces suiv ntes, avec maitre et mai
tre. se, et de nouve< u aux maier 'sses sell I " jusqu'a que vinssent les Freres
Maristes en 1897.

L'ecole modele du centre, avec ses deux etages trapus, son toit fran<;ais,
rappelait Ie premier monaster\:: de:'. Ursulines. Elle ne fut achevee que sur Ie
tard, disons mieux, elle ne donna jamai d 'rvice satisfaisant, tout comme Ie
vieux couvent. Pour l'amusement des eleves, dIe etait sise pres du ruisseau
Blackburn, appe1e alors ruisscau Hubert ( remblay), sur Ie bord du lac, et,
en 1892, on relrancha une partie de son terrain pour faire la ruelle de la



Banque, entre la rue Arthur et la rue principale. Le maitre donna it cinq
heures de classe par jour l'hiver, six Ie reste de l'annee. Les eleves appre
naient, a part la grammaire et la comptabiJite, la geographie, I'agriculture,
l'histoire sainte, l'histoire du Canada, l'histoire de France, Ie dessin et l'art
epistolaire. Le livre de lecture en IJsage (en 1893) etait les Devoirs du Chre
tien. Les vacances se plal;aient a la fin de l'ete, a partir du 15 aout. L'ins
pecteur Savard exerc;:ait un contrale severe, non seulement sur la marche de
l'ecole, mais allssi sur l'administration des commissaires. Les eleves de
l'ecole du village depassaient Ie nombre 100 en 1888, 200 en 1890 et 300 en
1900. lis payaient une retribution mensuelle de $0.40.

Tandis que Ie village devenait de plus en plus lui-meme, Ie reste de la
paroisse ne Iaissait pas de s'accroitre. L'rei! du cure Lizotte voyait surgir
deux ou trois paroisses vers Ie Cran et dans les collines de Sainte-Hedwidge.
La mystique du Lac-Saint-Jean etait d'abo une mystique de Ia terre. Et
comme toute mystique est creatrice, eIle s'eleve au-dessus des dimensions
reelles. n en etait de Roberval comme de toute la region. Ce n'l~tait pas dix
paroisses que Ie Pere Lacasse regardait en imagination, du haut de la des
cente du Cran, mais quarante !

A Roberval, paroisse qui embrasse, en largeur, un canton et une moitie
de deux autres, Ie defrichement suivait - ou pn~cedait - la route regionale.
Quand done la bordure du lac fut prise, les defricheurs envahirent Ie rang
Saint-Dominique, le long de Ia riviere Du Tremblay, puis Ie rang double du
Cran, toujours grace au chemin, qui continullit vers les paroisses plus jeunes.
Hubert Villeneuve avait ete Ie pionnier du rang Saint-Dominique, qu'il pos
sedait en grande partie et que son moulin desservait. Quant au rang du
Cran, qui fait partie du canton Ouiatchouan, il avail rec;:u les benedictions
de cet autre prophete de colonisation qu'etail Horace Dumais. En sa qualite
d'arpenteur, Dumais avait explore et mesure Ie haut de ce canton en 1866,
comme on l'a vu. II rapporta alers que Ies lots de chemin du Cran etaient
presque tous marques, deja, aux noms de nouveaux colons. II etait d'avis
que toule la vallee de la riviere Du Tremblay offrait «un champ des plus
fertiles» a Ia colonisation. n pensait meme a une paroisse sur Ie Cran :
«La meilleure place pour une reserve de village dans Ie township Ouiat
chouan se trouve sur 1e chemin du Gouvernement entre la riviere Ouiatchoua
nish et Ie Rocher sur Ie lot no 10 Rang leT. De ce rocher Ie point de vue est
vraiment magnifique, embrassant une etendue de pays d'au moins 500 milles
en superficie.» (64) Ne chicanons pas ces vaillants apotres de multiplier
les clochers genereusemeot. Voici plutal un autre passage du meme rapport :
~ La colonisation fait des progres surprenants Sur les rives du Lac St-Jean,
cinquante milies des rivage~ de ce beau lac sont occupes par une population
courageuse et intrepide et dont l'energique volonte ne connait pas de
borne. »

Les previsions des «( mystiques y; ne se realiserent pas, mais sous Ie cure
Lizotte la paroisse de Notre-Dame du Lac prit toute son expansion, elk en

.prit meme plus qu'elle ne devait en garder, Plus de cent families nouvelles
s'etablirent a Roberval de 1879 il. 1883, definitivement ou non. En 1880,
il Y avait plus de trente families dans Ie rang Saint-Dominique et sur Ie Cran.

Apres cela, vint Ie tour des rangs superieurs du canton Roberval. En
1880, l'arpenteur Paul-T.-C. Dumais completa Ie travail de subdivision et de
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Malgre d'inevitables erreurs, malgre des coups perdus, 1a mystique
du Lac-Saint-Jean croyait en la terre promise.

JOlissement accompli par Wallace dans la partie basse en 1857. n chama
28 lots dans chacun des rangs V et VI, et 30 dans les rangs VII et VIII,
c'est-a-dire la partie comprise aujourd'hui dans Sainte-Hedwidge. Son rap
port etait favorable: e: Tous ces 100S sont tres propres a la culture et les
colons ne tarderont pas de s'en emparer, a cause des avantages que la qualite
du sol et la proximite du Lac St-Jean donnent a cet endroit sur les nouveaux
townships au nord-ouest du Lac St-Jean. Le terrain est generalement plan
et I'on y rencontre seulement que de legeres ondulations, toutes favorables a
l'egoutlement du sol; celui-ci se compose de terre jaune et grise d'alluvion,
que cOUVre une couche d'humus ou terre noire variant de 4 a 8 pouces.
A part quelques endroits rocheux, la ou Ie terrain change de niveau, iJ y a
tres peu de perle sur ces lots. ~ (112)

C'est en 1878 que Ie conseil de paroisse avait decide I'ouverture de la
route Roberval, jusqu'au Premier Rang, et celle du Premier Rang lui-meme.
Ce rang fut done ouverl cette annee-Ia, les rangs II et III en 1880-81, et les
rangs IV et V en 1885. Le gouvernement fournissait des subsides.

En 1880, Ie cure avail divise les territoires nouveaux de sa paroisse en
quatre «concessions» : la concession Saint-Leon (Ie Cran), la concession
Saint-Dominique (rang Saint-Dominique), la concession Saint-Fran<fois (Pre
mier Rang) et la concession Saint-Charles-Borromee ou petite concession
(rang de Pointe-Bleue).

Les colons du Premier Rang et du Deux demanderent deux ecoles en
1888. Dne premiere ecole fut conslruite en 1891, pour desservir les rangs II,
III, IV, V, VI, et une aulre en 1895, pour Ie Premier Rang. Plusieurs de ces
colons installes dans 1es rangs superieurs, accidentes et de sol douteux, se
desabuserent et revinrent sur leurs pas. Le cure Lizotte s'en faisait une autre
idee. En 1883, il ecrivait a son eveque une leltre qui depeint c1airement son
opinion, mais ou ron entend, en sourdine, I'aulre son de cloche:

... Les lots, dans les derniers rangs de Roberval, sont maintenanl en plus
grande partie pris et payes: ee terrain est magnifique, et pourra plus tard former une
paroisse sans nuire a Notre-Dame: deja des defrichements sont failS sur Ie 6ieme
rang, c.-a-d. 2 milles en avant de 1a route, et un seul colon semera 52 arpents de
terre neuve, Ie printemps prochain dans les 5ieme et 6ieme rangs. - Plus que eela,
j'avais demande un explorateur des terrains oon encore arpentes en arri~re du Cordon
de Roberval, Charlevoix et Ouiatchouan. L'explorateur, un arpenteur envoye par Ie
gouvernement, a visite 100 miIJes en supcrficie de terrain, et d'apr~s son rapport, il
appert que tout ce tcrrain est de qualile superieure, bien boise, bien arrose, pial et
sans roches; ( ... )

On a tant dit autrefois qu'il n'y avait plus aucun endroit colonisable plus loin
que 2 milles des bords du Lac 5t-Jean (en arri~re de Notre-Dame, j'en/ends) que
celie opinion a fioi par prendre racine, meme aupres du gouvernement; ce qui nous
nuisait pour obtenir quelques piastres pour Ie prolongement de la route.

Maintenant que Ie contraire va se trouver etabli, j'esp~re que la colonisation
prendra son cours de ce cOle; et je ne serais pas surpris que dans 10 ans, Votre
Grandeur passant en Visite Pastorale trouverait deux ou trois missions a visiter en
arri~re de Notre-Dame (113).

Et Ie brave cure de retenir un emplacement pour I'eglise de la future
paroisse.
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Au fur et a mesure qu'elle se decouvrait, on sentait, plus pressant, Ie
besoin de r-ompre l'isolement. Les progres realises sans Ie chemin de fer
reclamaient Ie chernin de fer. Notre-Dame du Lac Saint-Jean merita alors
d'etre, comme on dit, Ie bout de fer. Avec des institutions educationnelles,
administratives et economiques deja imposantes, avec des hommes de progres
tels que le cure Lizotte, Ie Dr Matte, Menard, Donohue, les Dumais, les
Du Tremblay et d'autres, avec certains av.antages naturels aussi, c'est Rober
val qui presentait Ie plus d'.atouls pour Ie terminus du chemin de fer de
Quebee, au moment ou le rail vint poindre sur les bords du lac bien-aime,
en 1887.

La prosperile de Roberval fut a l.a fois cause et effet de son chemin
de fer.



CHAPITRE VII

LE CHEMIN DE FER

Avec l'impo11ance du systeme ferroviaire dans un pays comme Ie
Canada, Ie Lac-S3int-Jean n'etait pas la seule region a desirer son chemin
de fer. Tous les besoins arrivaient ensemble. La premiere ligne du pays,
de Montreal a Saint-Jean d'Iberville, ne datait que de 1836. Suivirent la
ligne Montreal-Quebec (1851), l'Inlercolonial, qui allait de Riviere-du
Loup au Lac Superieur en 1876, Montreal-Hull et Montreal-Saint-Jerome
de Terrebonne en 1877, etc. Le cure Labelle avait tant de zele pour son
chemin de fer des L3urentides que, raconte Robert Rumilly, il dit un jour
au confessionnaI: «Pour vOlre penitence, mon enfant, vous reciterez un
chemin de fer. ~ Enfin, Ie gigantesque Transcontinental, d'un ocean a
l'autre, commence en 1872 et termine en 1885, accaparait Ie gouvernement
canadien.

Ce sont done les Quebecois qui se chargerent de faire Ie rail du Lac
Saint-Jean. Ce grand chemin de fer vers Ie Nord coIonisable ne passa de
l'etat de reve, de projet emoure de moquerie incredule a celui de realite
que par un tres lent et laborieux processus. On y distingue deux grandes
etapes: les premiers essais et les demarches financieres (1869-1883), et
la construction (1883-1888). Le tout, entrecoupe ou contrecarre par l'ou
verture et l'entretien des voies routieres.

La premiere velleite de voie' ferre~ jusqu'au lac Saint-Jean date de
1854. Quelques Quebecois formerent une compagnie, Quebec Northern
Railway, pour mener une ligne jusqu'a la riviere Sainte-Anne, avec extefision
subsequente jusqu'au Saguerw. Ene n'en put rien faire. La question s'agita
par la suite. En 1869, une compagnie plus solide obtint son incorporation
et des subsides pour faire un tron~on de 26 milles de Quebec au canton
Gosford, avec l'intention de prolonger ensuite vel'S Ie lac Saint-Jean. La
voie ferroviaire etait en::ore au stade primitif, et Ia compagnie du Quebec
Gosjord crut plus economique de se servir de «lisses» de bois, faisant
confiance a son entrepreneur, qui eta it l'auteur d'une ligne de ce genre aux
Etats-Unis. Paracheve en 1871, Ie chemin a lisses ne servit que deux ans.
C'est beaucoup dire: la neige, la pluie et Ia glace, Ie gel et Ie degel Ie ren
daient inutilisable. Mais eette compagnie avail trouve des echos au Lac
Saint-Jean, a Roberval meme. Ah! si Roberval a eu Ie terminus, elle y
avait un droit de oreseance, car, en des annees aussi tristes et aussi reculees
que 1870 et 1872, des petitions partirent de RobervaI pour l'y attirer. Le
21 dece.mbre 1870, la corporation municipale passa un reglement pour auto
riser Ie maire Parent - qui etait d'ailleurs un Quebecois transplante - a
souscrire $2,500.00 aux fonds de la compagnie du chemin a lisses, c'est-a-dire
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250 parts de $10.00, mais aces conditions non negligeables : que Ie terminus
soit a la riviere Ouiatchouanish, et que les actions ne soient payables qu'en
proportion des travaux.

L'experience du chemin a lisses, qui avait tout de meme stimule Ie
commerce du bois sur son passage, avait aussi permis a l'idee de prendre
son elan. Les annees 70 furent fruclueuses en explorations, petitions et publi
cite autour de la meme cause. Durant l'hiver 1870, Eugene Casgrain explora
les Laurentides et preconisa un trace par la riviere Metabetchouan. En 1872,
John Sullivan fit a peu pres Ie meme trace par la vallee de la Metabetchouan
et dressa un rapport detaiJle de son exploration. Mais un autre trace presen
tait aussi des avantages, passant par Ie lac Edouard.

Cette annee-Ia, 1872, une imposante requete signee par 340 citoyens de
la municipalite de Roberval, « tous cultivateurs », fut lancee a « l'Honorable
President et Directeur de la Compagnie du chemin de bois de Gosford ~.

Altendu que cette compagnie doit prolonger sa Iigne jusqu'au lac Saint-lean,
et attendu qu'elle « ne peut choisir un meilleur endroit pour Ie terminus que
Ie site magnifique qui se trouve aI'embouchure de ]a rivihe Ouiatchouanish ;)
a Roberval, les suppliants enumhent six avantages d'y faire deboucher Ie
chemin de fer: port, moulins a scie et a farine, place centrale, «offrant la
perspective d'une ville" (!), proximite de la paroisse de Notre-Dame du Lac
et d'autres jeunes paroisses, centre de la vallee, trace avantageux. Les pre
miers Robervalois, influences sans doute par les vastes horizons marins, ne
manquent pas d'elan. ns se sentent devenir une ville deux ans apres Ie
Grand Feu et ooze ans avant la proclamation du village.

En 1873, un Quebecois ami et publiciste du Lac-Saint-lean, J.-C. Lan
gelier, ecrit, dans Ie Canadien, une serie d'articles pour praner Ie chemin de
fer et «faire disparaltre la mauvaise impression que l'insucces de la com
pagnie du chemin de fer de Qu€:bec et Gosford a laisse dans I'esprit des
personnes qui s'interessent a la colonisation de ]a vallee du Lac St-Jean }.
Ces articles parurent en brochure et susciterent une approbation ecrite des
cinq cures du Lac-Saint-Jean : Delage a Roberval, et ceux de Saint-Louis,
Saint-Prime, Saint-Jerome et HebertviUe. La meme annee, Ie meme journal
edita un pamphlet, La Bourse ou l'a Vie, par Frantrois Bonami. La bourse ou
la vie, Ie chemin de fer ou Ia mort... «Par-dessus les montagnes ils vous
tendent les bras ", ces exiles du Lac. TIs tendent les bras vers qui? Vel's
Ie gouvernement !. ..

L'annee suivante, la legislature consent a verser des obligations a la
compagnie, au rythme des travaux qu'el.le accompJirait, et a engager Horace
Dumais pour explorer avec soin, durant l'hiver 1874, Ie territoire des Lauren
tides que pourr<tit traverser un chemin de fer.

L'arpenteur Dumais etait alors l'homme sachant parler Ie mieux du
Lac-Saint-Jean. Arthur Buies, cheminant un jour avec lui au Lac-Saint-Jean,
Ie decrivait comme un philosophe romain <Ie devenu arpenteur de presque
toute la region qui s'etend du Saguenay a Betsiamis. " - «Ermite, phiJo
sophe, arpenteur, Horace, en cette triple qualit~, a une barbe longue de
quinze pouces, une charpente vigoureuse, un torse athletique. n possede les
sciences par intuition; seul, dans une region sauvage, sans Iivres, pendant
de longs mois de I'annee, iI a r~flechi et observe au milieu de la vaste nature,
il a questionne ce grand volume, touiours ouvert, ou sans cesse s'ajoutent des
pages nouvelles ades pages imperissables : aussi a-t-il decouvert de nombreux
secrets de geologie et explique-t-il, comme s'U l'avait vue se faire, la forma-
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tion de cette etrange, gigantesque et fantastique region du Saguenay qui ne
ressemble a rien de ce qui existe.» (114) Et d'expliquer, Ie meme chroni
queur, pourquoi Dumais avait fixe son sejour sur une tie du lac Saint-Jean,
et pourquoi il l'avait appelt~e Helena. L'apotre Dumais tra~a, pour Ie chemin
de fer, deux parcours : l'un par les rivieces Croche et Ouiatchouanish, du
cote de la Mauricie, l'autre par la riviere Batiscan, Ie lac Edouard et la
riviece Ouiatchouan. Le trace du lac Edouard paraissait beaucoup plus
avantageux que celui de Sullivan, par la Metabetchouan. Quant a Ja vallee
de la Croche, jJ en rapportait l'existence d'excellente terre. II insista sur la
necessite de relier an pIns tot Ie Lac-Saint-Jean a Quebec.

L'annee suivante, 1875, la compagnie du Quebec-Gosford adopta Ie
trace du Lac Edouard, pdt Ie nom de Compagnie du chemin de fer de Quebec
et du Lac Sf-Jean, obtint nne nouvelle charte et publia son prospectus.
L'idee frayait son chemin et les corps publics redigeaient des resolutions de
¢tition. Panni les directeurs de la compagnie, on note Ie nom de R.-P.
Vallee, futur Robervalois.

En 1880, la compagnie inaugura la premiere section, de Quebec a
Saint-Raymond de Porlneuf. L'objectif suivant etait Ie lac Edouard, et S8

cbarte lui donnait jusqll'au 31 decembre 1885 pour se rendre au lac Saint
Jean. Pour etablir definjtivement son parcours, la compagnie fit faire trois
nouveaux arpentages en 1880. Les deux traces en concurrence etaient, en
somme, les memes: (115)

Distance de Quebec au lac St-Jean
Altitude maxima
Bois de commerce
Sol arable

Par la Melabelchouan
(est)

141 milles
2,100 pieds
peu
peu

Par III Bariscan
(ouestj

175 milles
1,500 pieds
beaucoup
beauooup

L'ingenieur en chef de la compagnie, James Cadman, opta pour Ie
trace de ('ouest, qui etait a peu pres celui de l'arpenteur Dumais. Le seul
desavantage qu'offraiL, a premiere vue, la Iigne de la Batiscan et du lac
Edouard etait sa plus grande longueur, mais comme la plaine du Lac-Saint
Jean s'etendaiL surtout vers Ie nord-ouest, on n'y perdait rien a percer de ce
cote: ainsi raisonnait-on, du moins. C'etajt autant d'acquis pour Roberval.

Alors on parla beaucoup du chemin de fer. Des deux cotes des Lauren
tides, au Saguenay et a Quebec, se croisaient les opinions, les commentaires,
les desiderata. La compagnie s'etait engagee a livrer sa ligne en 1885, Ses
directeurs allerent en Europe solliciter des capitaux. Mais, «l'on avait a
vaincre, ecrit Buies, des obstacles bien autrement forrnidables que la chaine
des Laurentides ; c'etaient les montagnes de prtjuges et de defiances qu'ij
fallait franchir ou du moins contenir, avant seulement de pouvoir se mettre
en marche. » Et, resumant: «On peut dire que la construction du chemin
de fer de Quebec au lac St-Jean a ete une merveille de perseverance, de
tenacite et de prevision. 10 (116)

... ...

Parallelement, comment se portaient les routes? A l'interieur du pays,
Ie chemin Kenogami etait la grande artere regionale, de Grande-Baie aSaint
Felicien, en passant par Ie lac Kenogami. Sans doute on avait depasse l'ere des
portages et des bateaux Ii brimbales, sans doute Ie chemin Kenogami n'avait



cesse de s'ameliorc', mais il restait tou;ours une voie pnmltlve, montante,
cahoteuse, boueuse, ou les piqGms c!.~s moustiqu~', les barrieres payantes,
les ponts flottc.lnts et Ie boes constituaicnt I s principaux attraits pour rompre
Ia monotonie es patie r" ra donnees en voitulies a planches. La barriere
dOli niere, entre Chiroutimi Cl He rtviUe, cban6ea de place plus d'une fois.

e droit de passll e au Sajnt~Jea 'tnit de quelques sous, ou I'equivalent
en grain OU en nourritU're. On franchissait la ~vit:re Met betchouan sur un
bac, usage qui durn fort I ngt mps. Cc bac relevail, a l'origine, de la munici
palite de R rvat, i campr ail It:! canton Metabetchouan. Il fallut y
payer u droit d p<.lssage a partir de 1867. II y avait ors cinq tarifs pro
portionnel , par excmpl , pour un «voitur, 31 ge tl chargee d'effets ou
de monde », po r n c homlll ache 7<11 ), etc. S lev UX, beeufs, moutons
et co~hons comptaient camm unites payantcs. Le I mier batelier engage
par Ie conseil aM€tabetcho an fut ean Boivin.

Morns avanti.l·e etait 1e ",r<lll chemin de Quebec a Saint-Jerome, Ie
chemin du cure rfr mblay. II ne fut ouver officieil ment qu'en 1877, pour
etre abandonn quelque: ann 'e' apres. Tant qu'il fut p ticable, cependant,
il va de soi qu'il re dit service allX gens du Lac-Saint~Jean et de Quebec,
obliges, sans cIa. d'acco lplir un immense d& ur par Charlevoix et Grande
Baie. II etajt jalonn' d_ campe et Ie ourri - y circula pendant un certain
temps. MatS Ie chemin de fer Ie tua. n ap ,.'trut alOl" que les fortes sommes
qu'on ava.it conacrees a sa confection et ,1 n cntretien auraient trouve
meilleur emploi ur d'autr chell ins ou sur Ie chernin de fer lui-meme.
Certains pretendirent ce nclant que "est lui qui avaH amene Ie chemin de
fec..

AUCUIl route nl[J captive Ie" habitant du Lac comme Ie chemin de fer.
Notons une nouv If' petl·o rober;)] j en 1879, et retenons ces lignes,
dans Je Journal de Quibe(; en is :« Les citoyens du Lac St-Jean sont
tellement e etres de l'importancc d!avoir une voie de communication entre
Quebec et Ie lac St-Jean, qU';ls ne c sent de s'agiler ace sujet.» t Ie meme
journal de reproduir l'adr' s e lue <lUX Messieurs Beaudet, Ross et Robertson,
lors de leur visite ~ R berval (117).

En 1883, la com agni(; demanda aux paroisse:> Mneficiaires de sous
crire $100, (} .00. s 5 t 6 U rier 1884, Ie conseil de comle du Lac
Sa.int-Jt:an soumit au vote de tous I ' ecteurs du district un reglement a cet
effet. L,e resultnt fut loin d'etre probant : il cut 877 « oui » et 697 « non 1>.

Le p!u~ g ,we et it que etle majorite etait f::msse, que plusieurs auraient vote
deUX f()t~, troi fois, cino fois, not::llnmcnt it Chambord, la premiere int 'or see,
a 0 er ral a Saint- llic:i n. A ehertv·Ue. Ie courr" 'riste Elzear eliet
pcstait: 0 p6tards c Roberval! 0 calimllcons d Pointe-Bleue!}) (118)
Cela ava.il toume en ma "'ais vote politique. Comme on ne pouvait s'entendre,
aucufle decision ne fut pri<;c. Le conseil de comte conclut: «Ce conseil est
d'opinion qu'il est impo' ib e d'am ner cette question devant les eJecleurs du
Lac St-Jean.}) (119) Bea lCOIl') d habitants, surtout a HcbertviIle, n'avaient
pas confiance en la compagnie du chemin de fer. lIs I'attendaient depuis si
longtemp , en partieulier, que leurs espoirs etaient fanes. Le comte repondit
ala compagnie, par la voix de son dC!Jute, St-Hilaire, que celJe-ci n'offrait pas
assez de garanties encore et que les habitants etaient divises. Et la compagnie
etait paralysee par Ie manque de fonds.

De d€lai en delai, des famiIles qllittaient Ie Lac-Saint-Jean, qui avaient
espere y etrf ?, rejointes pm a Locomotive. Cela confinnait ce que le Pere
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Laca:-;se disait en 1880, apres avoir vante 1a terre promise: « Je vous conseille
cependam de ne pas vous etablir au Lac-Saint-Jean avant d'avoir re~u l'assu
rance qu'un chemin d f~r y sera constIuit, a moins toutefois que vous ayez
Rsse d'epar ne ponr fnire fnce a tous Ies imprevus. Dans l'ttat actue1 des
cho s, celu! qui s'endcU au Lac-St-Jean signe un contrat de depart pour
la terre trnllgere, [( ,,'y a pas d!! marche, par con equent, pas d'ar
gent.}) (120) c 10 janvier 1885, une petition sign6; par au moins 3,000
personnes du S- guenay fut envoyce au premier ministre, J.-1. Ross, pour
une prornpte ,continuation des travaux et une distribution d'octrois. Au
mois d'a T"l, Ie notain: Dumais sc rend a Quebec voir au en sont les travaux
et sonder les imelltio de h compagnie. Au d~ ut de juin, trois apotres
de la terre promise firent un voyage sensatio el: Ie cure Lizotte, Euloge
Menard el i'<Jrpenlcur D ai se l

'
endent a Quebec a travers bois en

suivant Ie trace de la future voie fernie. Le cure voulait se rendre compte
par lui-m~me dress urces que ouvnit offrll' ce tenitoire. (L'arpenteur
Du T mbJllY devail ,mssi .~ a com, agner, mais il se r ira). lls roulecent
en voiture juSqU'311 lac BQuchett t firent Ie teste ; pied t en canot, pOUf
attei d, , tlU lac imon, Ie terme de 1a voie en I1struction et etre accueillis
par 1es dirc.\,;tell s de 13 c mpagllie. !Is arrivl::rent Ilchantes. Le cure avait
eLi soin de teoir un camet e route. Son il pr ssjon fut que Ie trace traver
;'ait, epuis 1a riviere r..-trguic - (comte de Portneuf) ju lu'au lac Saint-Jean,
un teO'itoire arable dan~ Ullv pr portion de' deux tier. . gerant quelque
p~u, il. ""Dsail qu'une ingtHmtDine de pnroi se pu se gr Her sur Ie
chemin de fer.. Q~lant a 'ar enteur, il en pla~ait s~ sur I'ile du lac
-douard 1...

A ce moment, les rails etaient poses jusqu'a Riviere-a-Pierre. Le grand
saut n'etait P<lS fait. II fallut encore trois nns de patienrL; au' Roberva1ois.

* *
S'il raUl p:'!rler des a i IIns de rctte entreprise monumentale, nommons

era or~ I,·G. Sc H. James-(juLhrie coEt ctait un Ecossais, mnis davantage
qu 1 'coi.!>. 11 av,'t canna la r':giall ~gueoe nne comm· agl.:ot des Price.
FrEn du Lac~ 'ai l-Jean, il ctait po .de, lui aussi, de la mystique conque
rante, mrii. en homme '<1ffllires. es deux cousins S:;ott, lui et Benjamin, ne
reaH 'crcllt as Ie qllar des a bitionsgu"'!. nourrissaient sur cetle province»
nOll elk. J.-O. S.:oU fut l'ame du chemin de fer du Lac-Saint-Jean, dont jl
fut ~ecretaire e Te.rant.

Comme de ute du i 'lri:::t, Elis.6e Beaudet en fit son reuvre principaJe,
ainsi que lion SlLCC-S, u;" Lie l-H Unire. a . i Ies promoteurs de l'entre
pri ,on tron des ho llllC poH'q e , des hommes d' faires, des pretres,
etc. n fTen~ -1, lOut fi~hcc()is bi H ne qui disposait de quelque moyen y
allait de son pouvoie ,c mpagnie avait un apologi'te dnns la personne
d'Arthl.lf Buje~. I\,t(li~ e rt31isateur jmmediat etait un alilre Quebecois
d'adopt'on, qui <Slllt Ro erva1, par l:J , ite, comme assise de son reuvre
touristique. Le 10 iuillcr 1883, H.-J. Beemer sif;na, avec la compagnie du
chemin d;,: fer, Ie contI' at construction de la ligne depuis S:lint-Raymond,
ou elle s rnblait bloque • ju u'nu lac Saint-J fIn, d. ns lIn dela.i de trois ans.

Hor ce·J ans;.,n Bremer, j in",jl e de Pht1a elphle, effectua plusieurs
grands contrats de construction au Canada. 11 avah dei' (,n main celui de
I'aqueduc de Quebec qu:md il signa celui du chemin de fer. II construisit
le CanRI Weiland. In<Ycnieur -t entre reneur, it etait merveilleusement doue
de la fameuse .. ff'cience)o americnine. Malgre l'echec des cent mille,
les l.ravaux fur nt pousses avec vigueur et Beemer consolida. sa reputation
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d'entrepreneur par excellence. II avait Ia clef des caisses politiques. En
1885, Ie rail depassail Riviere-a.-Pierre, en 1886 iI tombait sur Ie versant du
lac Saint-Jean, et en 1887, malgre un hiver excessivement froid et neigeux,
il courait vers Ie lac, jusqu'au petit lac Belley. Seul Ie retenait Ie vide que la
compagnie constatait periodiquement dans ses caisses .

Quant a savoir OU Ie chemin de fer etablirait son temlinus, ce fut une
grosse question, que les Robervalois debattirent passionnement en leur
faveur.

La compagnie garda toujours deux intentions coroUaires a son entre~

prise centrale: etablir une Iigne de navigation sur Ie lac Saint-Jean, a la
tete du rail, et pousser deux embranchements; La Tuque et Chicoutimi.
Le premier objectif etait d'atteindre Ie lac lui-meme a eau profonde. Le
trace adopte aboutissait a l'estuaire de Ja riviere Ouiatchouan, c'est-a-dire
a Val Jalbert, au 184ieme mille de Quebec.

••
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L'exploration, Ie defrichement, Ie deblayage, Ie minage, Ie transport
et la pose de l'acier, tous les travaux et la lutte que representait la cons
truction d'une voie de 190 milles, de Quebec a Roberval, a travers la
rugueuse nature des Laurentides, cree-rent une' epopee, rappelant J'epopee du
rail de l'Ouest. Les travailleurs etaient soumis a un regime d'esclaves.
L'armee qui s'avan(;:a dans les bois durant cinq ans vivait de lard, de farine
et de patates, couchait dans des huttes provisoires ou sous des tentes, en
toute saison, et obeissait tant bicn que mal aux consignes severes edictees
par les chefs de I'entreprise. Conformement au lriste cliche, des etrangers
occupaient les postes de command,~ tandis que les Canadiens fran~ais for
maient Ie plus grand nombre des hommes de peine, parmi lesquel.s se
trouvaient aussi des individus d'autrcs nationalites. Beemer avait favodse
d'abord les siens, Americains competents et precis, dont les precedes
etaient clairs, sinon courtois. Les boissons enivrantes etaient strictement
interdites aux ouvriers. Ceux-ci touchaient une piastre par jour, en general.
On raconte que si quelqu'un se faisait tuer par accident, chaque travailleur
foumissait $0.50 a la veuve... Ecoutons parler un de ces travailleurs,
l'Edwige Legare de Maria Chapdelaine:

Ie n'avais que seize ans, mais je bflchais avec les aUlres pour «c1airer ~ la Iigne,
toujours 11 vingl·ciDq milles en avanl du fer, el je suis reste qualorze mois sans voir
une maison. On D'avail pas de tenles nOD plus pendant l'ele; rien que les abris en
branches de sapin qu'on se faisait soi-meme, et, du matin a la nuil, c'etait bGche, bOche,
bClche, mange par les moucbes, et, dans la meme jOl1rnee, trempe de pluie et rali
de solei!.

Le lundi matin, on ouvrait une poche de fleur et on se falsait des crepes plein
un siau, el tout Ie reste de 1a semaine, lrois fois par jour, pour manger, on allah
puiser dans Ie siau. Le mercredi n'elait pas arrive qu'il n'y avait deja plus de crepes,
parce qu'elles se collaient taules ensemhle; il n'y avait plus rien qu'un bloc de pale.
On se coupait un gros marceau de pille avec son couteau, on se meUait 9a dans Ie
ventre, el puis hClche el bCiche encore J...

QUBlld on est arrive ~ Chicoutimi, au les provisions venaient par eau, on etait
pire que les sauvages, quasiment toul nus, la peau louIe dechiree par les brBllches, et
j'en connais qui se sonl mis a pleurer quand on leur a dit qu'ils pouvaienl s'en
retourner chez eux, parce qu'jls pensaienl qu'ils allaient lrOllver lout Ie monde mort,
tant ~a leur avail paru long. Ca, c'etait de la misere.

Beemer employait jllsqu'a un millier d'hommes et davantage.
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Chicoutimi ne beneficia de la voie ferree que cinq ans apres RobervaI.
Malgre son port, Chicoutimi n'etait pas Ie premier but de la compagnie,
qui esperait surtout en l'avenir du corps de pays forme par Ie lac Saint
Jean. En attendant l'embranchement ulterieur de Chicoutimi sur la ligne du
lac Saint-Jean, de petites compagnies s'etaient montrees, l'une pour relier
Ie lac Saint-Jean a la tete de navigation du Saguenay (1883), une autre
pour monter de Quebec au Saguenay par Montmorency et Charlevoix.
Mais la compagnie de J .-G, Scott ayant trouve son Hannibal en Beemer, il
n'etait plus question, du cote de Chicoutimi, que de se brancher Ie plus
tot possible sur cette voie du lac Saint-Jean.

Et du cote du Lac-Sajnt-Jean, quelques clochers se disputerent Ie
terminus avec une vi"ueur proportionnelle a leurs interets. En 1887, les
Robervalois revendiquaient leurs droits depuis quinze ans, et Ies nouveaux
venus n'etaient pas de nature a abandonner la proie. «Qui ne se rappelle,
dira Ie journal du lieu en 1908 (30 avril), la lutte qu'en compagnie de leur
brave cure, M. Lizotte, les citoyens de Roberval eurent a soutenir pour
engager les Ross, les Beemer, les Scott, etc., a choisir Roberval pour ter
minus du chemin de fer et la construction du grand hotel? ;;,

A l'automne J886, les joumaux de Quebec annon~aient Ia possibilite
du terminus a Roberval ou a Metabetehouan. La riviere Metabetchouan
offrait a son embouchure un havre naturel, utilise depuis vingt-cinq ans par
la Comr:,~nie Price. Le site etai! bon, mais assez desert, L'eglise de Saint
Jerome etait situee a 4 milles au deUl de la riviere. Ce petit port se serait
probablement pass~ il est vrai, des creusages open~s agrands frais aRoberval
vers 1900. Le 10 novembre, l'Electeur publia une lettre du Dr Matte qui se
resumait ajnsi : 4: Choisir St-Jerome voudrait dire sacrifier les interets gene
raux de la colonisation t pour Ie present et pour I'avenir.» En realite, la
colonisation Mait surtout circonscrite dans l'hemicycle sud du lae, a ce
moment. Mais on presageait d'immenses possibilites vers rouest et Ie nord.

Le 20 novembre, toutes les paroisses du sud-ouest, de Chambord a
Saint-Methode, faisaient bloc (tupres du depute St-Hilaire pour que Ie chemin
de fer pdt la d.irection nord-clle::;! au lieu de s'orienter vers Saint-Jerome. Saint
Hilaire etait de Snint-Pdmr: donc gagne d'avance a la cause,

Le 20 decembre, Mgr Racine, sous un pseudonyme, fit entendre Ies
raisons militant en faveur de Metabetchouan, pour l'avantage du Bas
Saguenay (121), Faisant allusion a. la route de Quebec a. Saint-Jerome, 4i de
fortes sommes d'argent, ecril-il, ont ete depensees en pure perte et pour des
travaux parfaitement inutil"5 l>. L'on se souvient qu'iJ se scandalisait de
la construction de cette route du Lac-5aint-Jean au detriment de ceUes qui
desservaient directement Chicoutirni, Sa position fut la meme vis-a.-vis du
chemin de fer: Ie bas Saguenay d'abord. II etait difficile, pour Ie district de
Chicoutimi, de se concevoir autrement que comme Ie centre et Ia clef de la
region, vu que toute 1a region avait debute Ia et que le Lac-Saint-Jean
lui-meme ne s'etait peuple qu'en passant par la.

Les directeurs de In compagnie se reunirent ~ Ia fin de decembre et
annoncerent leur manque de fonds pour la derniere section. Les subventions
du gouvernement ne couvr(ljent que 170 milles, et sans subsides additionnels
les travaux se trouveraient arretes a quelques milles du lac, lIs inviterent Ie
cornte a souscrire et pour cela, toucherent In corde sensible: l'endroit du
terminus. Que Ie district du Lac-5aint-Jean vote $ t 00.000.00 et nous cons
truirons jusgu'a Roberval, et que, d'autre part, Ie district de Chicoutimi vote



$ t 50,000,00 et la ]igne se fera sans dtIai jusqu'a Chicoutimi ou me-me Bagot
ville. Ces mirages ne servirent qu'a activer Ia controverse,

Le 18 janvi:...I' 1887, Ie depute St-Hilaire partit de Saint-Jerome pour
aller rejoindre Ie chemin de fer, qui aboutissait alors pres du lac Bouchette.
Il dut revenir sur ses pas apres avoir erre quatre jours dans Ie bois et passe
deux nuits a la belle etoik d faire Ie tour par BagotvilIe et Baie Saint-Paul
pour arriver en retard a Ia Chambre, apres un voyage de douze jours. Cette
experience s vit adiscrediter Ie parti de Saint-Jerome.

Le 28 janvier, Ie conseil du village de Roberval resolut de presenter une
nouvelle requete a la compagnie. Le 7 fevrier, un groupe de personnalites de
la place partit au-devant du chemin de fer en passant par Chambord: Ie
cure Lizotte, Ie Pere Arnauld, missionnaire des Montagnais, Ie maire Do
nohue, l'arpenteur Dumais, E ,log Menard, Ie Franq,ais De Virgile, etc. lis
voulaient etre les premiers voya~eurs du Lac-Saint-Jean a se rendre a Quebec
par la voie nouvelle. Une tempetc retarda de huit jours leur arrivee dans la
capitale, mais M. Beemer savait mieux a quoi s'en tenir pour Ie terminus ...

Le comte alia en uite aux urne f~' eraleos, ce qui detourna les esprits de
l'idee fL'{e du Lerminus. Mais Ie 7 avril Ie Reveil du Saguenay traq,a au gouver
nement sa Jign.: <.1.. conduite et a u compagnie sa ligne de fer: etablir la
jonction des deux branche fulures .. «vers Ie centre du camte de Chicou
timi, c'est-a-dir no oill du Po te de 1a Compagnie de la Baie d'Hudson,
dans la par isse de t-Jeron1l:, it l'endroit ou la riviere Metabetchouan se
jette dans Ie lac St-Jcan }),

Le journal Le Canadien ~tait as i .ge de Iettres, a n'en plus pouvoir se
prononcer (18 avril). L. Dr Matte entrn, tete baissee, dans la polemique.
« Les premiers colons qui, montaient iiI>, ~crit-iJ... Et la Justice etalait sur
deux colonnes les griefs que Ie docteur rcprochait a Chicoutimi, et derriere
lui, tous les vi0ux colons du Ute. qui, dit-il, « font 1a grimace» quand on
leur parle de Chicou "mi, coupilbJe d'avoir entrave Ie Lac-Saint-Jean depuis
trente ans! (122) Lc Robervaloi-. affirme: «C'est iei que sera Ia ville. ~

Les 21 l 22 avril, dans Ie ffiemc journal, un correspondant nomme
o!: Albanel» . onda Ie docteur a la defense e la rive ouest. Le Rheil du
Saguenay, cal ement, rereta sa lee,; n all Dr Matte, Ie 28 avril, et a
« Albanel }), ] 5 maio Le 12 rnai, la Justice Iivra une nouvelle lettre du
Dr Matte. Le 2 juin, Ie Reveil chant· i vktoire, a la nouvelle que les deux
branche~ serai t construite , par ~e Haut et Ie Bas-Saguenay. Mgr Racine
usa lui-meme de tout on poi s pour f::lire financer la Iigne de Chicoutimi, tant
a Ottawa qu'a QlI~bec. Le 22 juin. fa Justice publia une violente diatribe
du Dr Matte rn pelant aux gen~ d~ hi outimi que si Ie rail ttait arrete au
lac l::Iley, c l!ltlit de leur faute. I 'en renait meme a Mgr Racine, en
ter es trop peu voiles ponr que Ie Reveil y tromnaL Monseigneur voulut
"tier a la soure!:' de es n mee. Lc vkaire de M. Lizotte, !'abbe Louis
Tremblay, informa I' 'veque des d' positions du Dr Matte. Celui-ci de-clara
que ses corr~ pond~lnces sur la Ju.sticl' avaient cte controlees par un petit
comite et que la let e au i1 fai~ait aIlusion a Monseigneur avait ete soufflee
par un march8nd de S int-Prime, que Ie n~dacteur du Rived avait insuIte.
Le silence se fit, Ie brouillamini avait (a pousse trop loin.

. Le Rived cessait bient6t de pan1itre, rem place, Ie 18 aofit, par Ie
Progd:s du Saguenay. A c~ moment, Roberval eta it assure d'avoir Ie
terminus. Un cv n",ment importa t confirml'l cette assurance: la visite
de Mercier.
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A Roberval, tout etait orchestre, la presence de Mgr Racine redoublait
l'eclat de la fete. A son retour de Sainl-Prime, oil les Marcoux lui avait
fait entendre de la belle m si ue, aV~l: chceur et orchestre, un banquet
attendait Ie premier ministre, qui mangi~a aux cotes du cure Lizotte. Au
milieu de la foule massee sur la place de l'eglise, Ie maire Donohue pro
nonc;a un discours d'un bel elan. Il soulignait un moment historique.
« Vaus etes Ie messager du bonheur. Notre sombre passe s'efface, et nous
entrevoyons un avenir ra ;5Urant.)} (123) Mercier repondit aussi eloquem
ment:

La race canadienne-franpise cprouve un besoin constant d'expansion qui est
amplemenl prouve par ses migrations incessantes. Celte propension dOnt nous trouvons
les traces aux: debuts de l'histoire dtl Canada dan. Ie oyages de Cavelier de La Salle,
d'Iberville, etc., s'esl continuee jusqu'a nos fou, comme une tradition hereditaire.
Apres cela est arrivee l'immigration fran~aise au Manitoba et la creation de la race
metisse canadienne-fran~aise.

De nos jours, nO'JS avons la trislcss_ d'a.',!;isier Ii l'emigration incessante et
loujours croissante aux Elals-Unis. Eh bien, il t lit que ous exploit ions a notre profit,
au profit de notre race, cette disposilion. Si 0 Can1!diens ne veulent pas rester en
place, nous allons leur fournir les moycns tl vo}'ager, de e deplacer, mais cela sans
sorlir de chez nous. Si Ie Sud leur deplai't, ou lcs trar rporterons au Nord, nOllS leur
rcndrons la chose tellemcnt facile qu'i1s ne SOil eront meme pillS a s'ecarter de nous,
leurs freres.

Dans ce but, je reve ('accomplisse lcnt de deux grandes ceuvres ... Le chemin
de fer du Lac Saint-Jean, dans Ie comte de Chicoutimi et Sagucnay ; Ie chemin de fer
de la Galineau, dans Ie comt~ d'Otlawa. L'idee qui a preside au trace de ces deux
lignes est la meme. C'esl celie de la concentration canadjenne-fran~aise. (124)

Honore Mercier etait Ie premier chef de gouvernement a se rendre au
Lac-Saint-Jean. Ce grand patriote qui fit cpoque dans l'histoire de la
province, apparut comme premier mmistre en janvier 1887, comme pour
fa ire achever Ie chemin de fer du Lac et patronner 1'essor agricole qui
s'ensuivit. Effecfivement, il vcrs a Beemer les subsides de ses derniers milles,
invita Ie Lac-Saint-lean a l'E position provinciale, et crea un ministere de
la Colonisation et de l'Agriculture, coup sur coup. Au lendemain de l'execu
tion de Riel, en 1885, iJ avait organise Ie Parti National, et Ie mot Eameux
est de lui: « Cessons nos Iutte:' fratricides.)} II fut 1'auteur de plusieurs
initiatives qui interesserent Ie Lac-Saint-Jean: l'Ordre du Merite agricole,
les ecoles du soir, la « loi de douze enEants », qui accordait 100 acres de
terre aux parents de douze enfants ou plus.

Mercier voulut inaugurer lui-meme Ie chemin de fer, qui se rendait
au lac Bouchette. Les journaux en firent de grands reportages et il y avait
de quoi. Le cortege de Mercier compreruit un ministre, quatre deputes fede
raux, huit deputes provinciaux, dont St-Hilaire, evidemment, un officier de

i la marine fran<;a.ise,J>-pllo~ fa he J.-E. i j'oois. etc. L'excursion se fit
a la fran<;aise. Le traIn arretait a tous les 1,;. 'alets, laissait aux voyageurs Ie
temps de pecher et s'adonner aux plaisirs du pique-nique, et, parvenu au
lac Bouchette, les abandonna forc"'ment sur Ie talus. Mais toute la popula
tion s\~tait mise en fete et ni 5t-Hilaire ni Mercier ne Eurent jamais l'objet
d'effusions plus franchement jo 'euses. Le chemin de fer, Ie reve que de
vieux colons avaient emporte d'ns leur tombL.:, se concretisait. Au milieu de
ces rejouissances, Mercier ne pouvait se priver du plaisir de promettre Ie
tenninus aux Robervalois, et I' m ranchement aux Chicoutimiens. II decida
publiquement d'accorder les subsi cs ncccssaires pour amener la ligne jusqu'a
Metabetchouan, et plus tard jusqu"u Chicoulimi, a condition que la branche
de Roberval se fit d'abord et de suite.
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La veille de ce jour, Mercier avait assisU a la pose de la pierre angu
laire du nouveau couvent des Ursulines, Mnie par Mgr Racine .

Le voyage eclatant du premier ministre fut suivi de pres par une excur
sion de la presse, coIncidant avec l'Exposition de Quebec. Vraiment, la
nouvelle artere du Lac etait une voie triomphale !

Le 9 septembre 1887, vingt-trois journalistes du pays, descendus du
train au lac Bouehette, entraient done a Roberval. Contrairement aux par
lementaires, qui avaient poursuivi leur visite jusqu'a Chicoutimi et etaient
retournes a Quebec en bateau, les scribes se limiterent au Lac-Saint-Jean.
A Roberval, d'ol! ils rayonnerent vers Pomte-Bleue et Saint-Felicien, ils
passerent, en bons journaIistes, deux longues soirees de conferences et de
rejouissances, dont la seeonde, Ie dimanche soir, ne se term ina que vers Ie
matin du lendemain. Le cure Lizotte etait encore Ie genie de Ia tete; il avait
organise un grand comite de reception et de transport, qui fit de belles
manieres et suivit l'etiquette la plus eourtoise. C'etait, pour ees gratte
papier plus ou moins en butte it I'ennui, fils de la monotonie, un pelerinage
au pays des mille et une nuits : dejeuner dans un earope forestier, promenade
sur un chemin « casse-cou », paysages contrastants de la chute Ouiatchouan
et du lac Saint-Jean, somptueux banquets, discours et chansons monta
gnaises a Pointe-Bleue, course nocturne en canots sauvages, allumes de
torches, deux adresses de bienvenue dans Ie jardin du cure Lizotte illumine
de lantemes chinoises, fusillade, soiree de gala chez Donohue, etc. Nazaire
Levasseur, J.-c. Chapais, l'Hon. Boucher de la Bruere, Eugene Rouillard,
T.-D. Chambers, l'abM Provancher etaient du voyage.

•

'"'"

•
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Le 9 septembre, comme l'Association de 1a Presse arrivait au lac Saint
Jean, l'Exposition de Quebec cl6turait ses assises. Le Lac-Saint-Jean fut la
grande vedette de I'Exposition de 1887. Tou~ours sous Ie: signe du chemin de
fer, les cultivateurs de la region saguene -me avaient re<;u I'invitation d'y
envoyer leurs produits et animaux, et M. Mercier se fit lui-meme Ie parrain
de celte manifestation. Un autre moment historique pour celte region, qui
recevait officiellement sa consecration eomme terre promise et grenier de la
province. Mgr Racine pot la peine d'ecrire une pastorale a son diocese pour
exhorter a ne pas manquer ceUe chance. Le 5 septembre, un convoi special
portant quelque 300 cultivateurs avec leurs cures, ... leurs animaux et leurs
produits, etait re<;u en gare de Quebec par un comite honorable. Dans son
discours d'ouverture, Mercier parla du Lac-Saint-Jean. Des pavilions speciaux
recevaient les produits de la region, qui avait envoye ses meilleurs 6chantil
Ions. De Roberval, Ie maire Donohue, Euloge Menard, Ephrem Brassard,
P.-A. Potvin, Hyppolite Dufour, L.-E. Otis y avaient mis des legumes et des
gerbes, les eleves des Ursulines, des ouvrages d'artisanat, et E1zear Guay,
un cheval de race qui fit sensation. Entin, quand arrive l'heure du depart,
Mercier vient serrer Ia main encore une fois a ses braves fils du Lac-Saint
Jean, iJ les compare BUX Conquistadors espagnols, les colons lui presentent
une pipe en bois du Lac-Saint-Jean et un sac a tabac fabrique par des dames
du Lac-Saint-Jean, et, en terminant, ils poussent des hounas a I'Honorable
Premier, qui se meurt d'enthousiasme patriotique. 0 Lac-Saint-Jean, avec
queUe volupte tu repandais ce baume consolateur sur les plaies que t'avaient
creusees trente ans de misere et d'oubli I
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TOllt cela n'etait que te prelude al'arrivee de la locomotive aChambord,
puis a Roberval. Durant l'automne 1887, les chantiers approchaient derriere
Chambord, et, de Roberval, en tendant I'oreille, on pouvait entendre detoner
la dynamite. Vne station ternporaire fut etablie au petit lac Belley.

Le 7 janvier 1888, les trains inaugurerent leur boraire regulier, trois
fois par semaine. Le voyage s'effectuait en 12 beures.

Le dernier tron~on, de Chambord aRoberval (12 milles), fut construit
durant l'annee 1888. En novembre, les trains de fret s'y rendaient, et Ie
8 decembre, Ie premier train express de Quebec s'avan~a prestement dans
l'Anse et entra en criant dans Ie village, au milieu des acclamations d'une
foule en delire, de la musique et des coups de canon. L' «engin» Beaudet
arnenait un groupe de Quebecois, avec Elisee Beaudet lui-meme et son
epouse.

Mgr Begin etait arrive la veille, en tournee pastorale. Samedi Ie 8,
fete patronale de la paroisse, Ies Robervalois se rallierent pour la messe.
Monseigneur precha sur l'Immaculee Conception. La jeune fanfare faisait
la musique et L.-P. Bilodeau executa des solos de sa voix de tenor propre
aux grandes fetes. Apres la messe, adresse a l'eveque, et c'est Ie soir du
meme jour que Ie premier train de voyageurs, parti de la capitale Ie matin,
entrait en gare aRoberval. L'inauguration officielle n'eut lieu que lundi, Ie 10.
Les directeurs de la compagnie se retrouverent a I'Hotel Roberval, dans la
splendeur d'un banquet qui reunissait a leurs cotes Ie successeur de Mgr Ra
cine, Ie cure Lizotte, l'abbe Marcoux, Ie maire de Quebec, Fran~ois Langelier,
les notables de Roberval et une deh~galion de Chicoutimi et Bagotville, qui
s'etait rendue a Chambord en carrosses a deux chevaux. Le notaire J.-C.
Lindsay parla au nom des citoyens de Roberval. A la fin de la soiree, des
feux d'artifice furent projetes a I'hoteI et a ]a residence du maire.

* * *
L'arrivee du chemin de fer marque la seconde grande date du calendrier

sagueneen, apres Ie Grand Feu. Pour les generations qui n'ont pas vu Ie
Grand Feu, les evenements datent d'avant ou d'apres Ie chemin de fer.

Le terminus du chemin de fer a Roberval donna Ie signal decisif de
son age d'or. Avec Ie terminus tant convoite, Roberval detenait enfin les
clefs de la region du Lac, et Ie terminus aUait sanctionner Ie desir de ses
habitants: faire de Roberval la capitale et Ie centre du Lac-Saint-Jean. Ro
berval garda Ie bout du fer durant trente ans, et durant ces trente annees
Ie Lac-Saint-Jean se peupla et connut la mesure de son expansion.

Un moment, Ie meme chemin de fer avait fait mousser Chambord, jonc
tion des deux embranchements. Aillsi, a l'ete 1888, il Y avait HI. tant d'activite
que I'on aurait pu s'y tromper sur Ie veritable centre. Chambord <t tient la
tete du commerce au Lac-Saint-Jean, declare Ie Progres du Saguenay, Ie
5 juillet, onze marchands y sont deja elablis et on dit qu'ils y font d'excel
lentes affaires )l. B.-A. Scott, qui restait enCOre a Chicoutimi en 1887, avait
tente de mettre sur pied une ligne d'omnibus entre Chicoutimi et Charnbord.
La chose fut realisee en fevrier 1888. En mars, la compagnie obtint Ie
contrat des malles. En juiIlet, l'arpenteur Dumais prit sur lui d'ouvrir et de
cloturer un chemin reliant la gare au chemin pUblic. A Chambord arrivaient
aussi les nouveaux habitants et les visiteurs qu'il pressait de jouir du chemin
de fer. Entin, la multitude des travailleurs cantonnes dans ]e voisinage stimu
lait Ie commerce. Un Robervalois y demenagea, Ie notaire Israel Dumais,
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dans l'espoir de profiter de ce courant. Ii y ouvrit bureau et magasin, et y
obtint meme une Cour des commis ai[ et une Cour de Magistrat, inauguree
en 1890. Mais, en 1892, Ie notaire reprit Ie chemin de Roberval et la
construction de 1'embranchement de Chicoutimi dissipa les dernieres illusions
que les Chambordais avaient pu se former.

Roberval se transforma tres vite. Trois grandes entreprises virent Ie
jour en 1888 : un hotel, un bateau, lJne scJ~tie, points de depart du tourisme,
de la navigation et de I'industrie. Toutes trois avaient un auteur principal:
Beemer, Ie constructeur du chemin de fer. Beemer, ce maitre-touriste, ce
Yankee qui souleva Ie prestige du Lac-Saint-Jean, subordonnait le chemin de
fer au progres general, au contraire de L(;dains financiers du rail de la meme
cpoque. De meme qu'il avait epouse une jeune Canadienne fran~ajse (Claire
Eveline Dufresne), i1 fi t avec H.oberval de brillantes epousailles et les combla
taus deux dr.: richesses. Le batem.l1ance en 1888 etait Ie Peribonka, consacre au
service de la colonisation, en correspondance avec Ie chemin de fer. A I'au-
tomne, Ie moulin Scott s'erigea sur Ia pointe de ce nom. Ue induslri' avait
comme responsable une compagnie dont Beemer etait 1 rincipal soutien.

Tout rete et I'automne de 1888 ne fur nl qu'un ench31nement de recep
tions et de fetes: Iancement et p r i r ' .r i" res du Piribonka, ouverture de
l'Hatel Roberval, premiere fanfare, bazar chez les Ursulines, visite de
Sir Hector Langevin, du gouverneur general Stanley de Pr' ton, de Sir A.-P.
Caron, de la fanf;'re de Beau ort, de j' nion musicale de Qu bee, concerts,
premier pelerinagc, etc. Le Peribonhl f'lisai! Ia nav ·ttl: entre Roberval et Ie
port de M~tabetehouan, ell attendant ue la section ferroviaire de Cham
bord a Roberval fut compl'tee. L'hatel, bati en I'cspace d'un mois, recevait
les touristes depuis cinq mois qua ccUe section fut terminee. Le meme
sursaut de progre:, se communiqu lit partolll. La fabrique fit faire un clocher
a. l'eglise, Ie couvent poursui 'ait ses travaux de construction, une carriere
de pierre '__:~lkairc s'ouvrait, Ia Ii ne t'lt:gra hique fl. rveMit jusqu'a I'hotel,
une fondcric s'installait. Tous I. vil!;-]<:> ois, les Dr M tte pouvaient se
rengorger en se murmurant a ellx-m· es: «Dne ville, une ville ... » Le
Progres d~1 Saguenay lui-meme en disait aut<.lnt: (l. On £lOllS fait ,Ies ...~cits
les plus enchanteurs, ecrit-il, sur l'avenir de et endroit, destine a devenir
une veritable place d'eau en meme temps u'un cen e d'affaires. l> (12
avril 1888). Et Je 6 decembl' : «Depui. Ie mois demier, la population
du village de Roberval a presque double; les Iogements sont difficiles a
obtenir et les prix des loyers sont Ires elen;~, »

L'enthousiasme etait k\,5neral. Un dimanche, Ie maiTe Donohue avait
organise une grande croisii: .. e sur Ie lac. La tempete s'annon<;ait, mais on
s'en moquait. Plu:: de deux cents personnes s'embarquerent "ur Ie Peribonka,
qui fut bient6t livre a la tourmente, fanfare a bord, et passa plusieurs
heures a. lutter au I"r~e sous Ia pluie et Ie vent, pour s'en tirer enfin avec
de graves avaries. Mais, pour un grand nombrt", leur pI mier voyage en
train etait l'evenement de leur vie. Durant rete 1888, h; cure de Saint
Jerome, M. J.-B. Vallee, organisa un pelcrinage regional a Sainte-Anne de
Beaupre. Les wagons ne furent pas assez nombre.uK pour Ie grand nombre
des pelerins, entasses su r les dures banquettes de bois, et malgre Ie manque
de confort et la longueur du voy<!ge, malgre Ie mal de mer qui tourmentait
les estomacs peu habitues aces chocs, 13 foule montra lme piete et une foi
evang~liques ; une petite fille y laissa ses bequilles.
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le "Roberval" a peribonka.

Un coin du port, a I'automne 1908.



En avant: Alfred Vezina, Mme Alfred Vezina, Alice Dumais, Cyrice Dufour, Ludger Dumais, Charles Dumais, Hyppolite Dufour,
Mme Idas Dvfour, Idas Dufour. En arriere: Adeline Dufour, Mme Cyrice Du~our, Mme Israel Dumais, Mme Fran~ois Bernier,
Notaire Israel Dumais, Mme Charles Dumais, Hermel Dufour, Ie marie, Hermine Dumais, la mariee, Mme Ludger Dumais,

--. I~$~~~l..p_~Talis. fils. Eva l.!Eorte, Alexina Dufour, Emma Dumais, Adelia Michaud.

Une
noee
a
Roberval
vers 1910
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Les Robervalois s'habituerent il. voir des etrangers, nouveaux colons,
commis-voyageurs, sportsmen americains, et parfois ceux que ron appelle
des personnalite.s. Ne pouvait-on pas s'ecrier en ces termes, que Ie major
Tremblay, en tant que maire, decemait en 1900 au D61egue apostolique :
« Pendant Jon.~(emps nous avons vecu, ici, separes du reste du monde, a
cause dn manque e communication... Mais maintenanl, la vapeur, pour
combler nos desirs, s'est attelee a votre char, et vous a transporte douce
ment au milif.'u de nous,» (125)

La Noel 188g pdt un eclat inaccoulume. Une dame de Quebec avait
fait don d'une grotte de l'Enfant-Jesus. La fanfare se fit entendre it la
messe de minuil, et les meiJleures voix du village chanterent les cantiques.

* *
Tout ce progres dura exactement vingt ans: de 1888 a 1908. Son

rythmc n'etait pas d'allure moderne, mais, dans les circonstances, il etait
plutot accelere,

En 1889, L.-P. Bilodeau fit Ie decompte des nouvelles acquisitions du
village: en deux ans, 40 maison", 2 boulangeries, 2 boutiques de charron,
1 tannerie, 1 fromagerie et 5 rna' sins, En 1895, il Y avait une vingtaine
de marchands sur la rue Saint-Jose"h. Des professionnels et d~ artisans du
district de uebec venai nt e fixer a Robe-rval, la cupit Ie du Lac-Saint
Jean, et "H faisa 'cnt uo pelit Q 6bcc, lIs donnaient a leurs commerces les
memes noms qu'f\. Q ~b ,ct les fU prenaient .[Out naturellement ceux des
rues d~ Quebec: S int-.Io:scph. int -Ang' Ie, rue Buade, rue de la Fa brique.
On se sen'it d' raqueduc en l R92, du tel'phone en 1894, de ]'electricite en
1897. II fut qu.!>tion tic fond T un journu! en 18 tH, de nouv '<lll en 1896 ; on
y reussit en 1898, <:t Ct: fut k f.ac St-Jean, T.c Bureau d'enregistrement s'ou
vr;t en 1892, L Bangu:: en U'95, Plusieurs bateaux ancrahlt au quai, que Ie
gouvernemenl ,-&1 iss 'll I '9 ,Les f~rcS Maristes vinrent en 1897, date
ou se forma a ,,~i Ja S o::ict~ dL.: ColoniS<1tion du Lac-SainI-Jean. L'Hotel
Roberval s'agrandit e rb~eur. :luberges s'ouvrirent...

*
Panni ce:; Quebecois qui transformaient RObervaI, un des plus ardents

fut _-. Bilodeau. Lanc~ de bonne heure dans Ie commerce, a Quebec,
BUod" u y cuHivai I. hiJ t et dirig'~ait des cercles musicr:ux. En 1880, lars
de [a gra de con 't;ntion C'Jn3dienne-frJn<,:uise, iI 6~Jit du Quatuor Vocal qui
chanta pour 1;) remiere roi~ Ie 0 Canada, sur les Plaines d'A braham.
C'etait, d'aiHeur-, une arne sentimentale et patriotique. En ] 887, Ie chemin
de fer l'amena ilU ,ac-';;aint-J an, en cOml)agnie d'Ulric Barthe, redacteur a
l'Electellr, Ie gran orNme lib'rnl de Quebec. M. Ernest Bi,lodeal! racontail
naguere son arrivec dan~ la terre promise: {\ Ce fut famour a premiere vue,
le coup de foudre, Ie signe formel du d~ tin. Emu au fond de I'fime en senlant
J'appel providenliel, en ap :rcevant Ie thefllre ou s'ecoulerait dorenavant sa
vie, (oo.) L.-P, Bilode u eul un geste large d'enthOllsiasme et d'emotion et
s'ecria: «C'est decide, je m'en viens mourir aux bords du lac St-Jean. »
11 transporta immediatement ses penates de Saint-Raymond a Roberval, ou
c'etait Ie meilleur moment pour ouvrir son magasin general : «Marchandises
seches, hardes faites, librairie, ferronnerie, epicerie, chaussures, meubles, etc.,
etc. Aussi provisions de toutes sones.) La laille droile, Ie front large, la
levre energique, l'3i:' reflechi, ce march<:nd exemplaire ne tarda pas a s'im
poser aux Roberv~lois, qui Ie firent maire trois fois. C'est lui qui obtint la
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charte de ville, et la ville n'eut pas de maire plus eonvaincu ni plus devoue.
Il avait un faible pour la politique, mais, avec cela, un sens inne de la gran
deur solennelle, de la dignilC personnelIe, et aussi de Ia bonte genereuse. II
a laisse de RobervaI, surtout dans l'Elecleur, des chroniques alertes et en
jouees, de ton tres libre. II y parIait aussi bien de Ia temperature et de la
« femme nommee Bidoune ~ que des orientations politiques de la Iocalite,

Un autre Quebecois qu'animaient les memes sentiments vint jeter I'anere
aRoberval a]a meme epoque : Ie Dr Constantin. Apres de brillantes etudes a
Quebec, il decida, sur les conseils de l'abbe Marcoux, de venir au Lac-Saint
Jean seconder Ie Dr Matte, qui etait justement maIade ace moment. Arrivant
en 1889, il ecrivait a celie qu'il allait epouser: «Vous verrez si c'est beau
Ie lac St-Jean et surtout Roberval. 1> Constantin etait un ardent, un en
thousiaste, et il deploya une grande activite sur ce nouveau theatre. C'est
dans Ia musique surtout qu'il s'exprimait. Car il etait Orphee et Esculape aIa
fois. Aussit6t enrore dans la fanfare et orga.niste a I'eglise, il devint Ie bras
droit du cure Lizotte et fu mel" irl. toutes le:s activites publiques. II voyageait
a Peribonka, a Pointe-Bleue, etc., il chcrissait tout Ie monde, il faisait de Ia
bieyclette sur Ie lac glace iI composait des romances, il exen;ait des pieces
dramatiques avec sa sacUl' Eva, il rendait dans les reunions populaires et en!- tirait de_belles ho r;w~, il jouait de ('harmonium partout ou il en trou
vait un, i1 ond un bureau d'hygien et fit un stage a la mairie ...

Un troisicm medecin se fixa a Roberval quelques annee~ apres Ie
r Q.Dst',·n: mile Flubmunn. Ne en Suisse, il etudia aQuebec, puis entra

-sans difficulte ans Ie cercle des villageois de Roberval et du cure Lizotte,
bien qu'j] fUt de confession prot stante. Fluhmann appartenait, lui aussi, d'ail
leurs, a ce type de medecin de campa~ c familier a tous, travaillant souvent
sans honoraires, et dont I . desinteressement et la comprehension formaient la
fleur de la profe~f;ion. Jl auiva au Dr F1uhmann de dormir six nuits dans la
paille de ~a voiture, au COUfS d'un voyage ou il allait d'un chantier a I'autre
vacciner Ie:> hornmes cont la peti erole. n fut Ie premier medecin, dans
la region, a introduire r~ nestheHe dans I'extraclion des dents. Quand il fut
appeIe aJonquiere. en 1911, par Ia colonie des Price de Kenogami, Ies Rober
valois lui firent une fete d'adieu (126).

Chez les avoGats, Ie premj r fut Cyrille-Octave Labrecque, mort prema
turement en ] 899, connu sous Ie nom de «Cyr-O ». L'avocat Langlais
signait « Syrien », c'(~tait pIu" €Ie .. ant que « Sirop 11, Louis-Alphonse Langlais
avait eu comme maitre en c1:ricat re Ie juge A.-B. Routhier. Beau-frere de
l'arpenteur Dumais et du nowire J.-c. Lindsay, iI sejourna d'abord a Hebert
viUe, pour s'etablir en 1806 it Roberval, ou il mourut en 1913. L'avocat
Thomas Lefebvre, ci-ctevant de Queb~c, avait agi comme procureur du con
seil en 1891, et dans I'affaire de l'aqueduc en 1898-99. Personnage bien
eampe, il ne dcparait p.. la Cour, ni Ie Parlement modele, ni Ie jOlJrnal local,
avee son enldition et a verve toute personnelle,

Le notaire Timoth':c·-D. Latour, beau-pere de Donohue et de [,inspec
teur Edouard Savard, et Ie notair::: Come-L.-A. Morisset se joignirent assez
tot a Maitre Dumais et a Maitre Lind ay, durant la periode du village. Le
notaire Latour, originaire de Lavaltric, arriva en 1888.

Trois industries interc' nntes debutaient au village dans la meme periode ;
la fonderie Auger et Bernier, pre!> de I'eglise. la plomberie Lindsay et Binet
et l'ateHer mecanique Felix Trottier. ;'cst en 1894 ega1ement que Thomas
et Arthur DtI Tremblay erigerent leur hotel, pour completer, disait-on, Ie
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grand Hotel Roberval, qui chargeait les grands prix et n'ouvrait qu'a ]a
belle saison. n yavait deja pIllsieurs auberges ou maisons de pension, Enfin,
une ribambelle d'artisans et d'hommes de metiers, comme en comporte
tout centre rural: Ie tanneur Eugene Gauthier, depuis 1885, les charrons
Pierre Potvin et nutres, Ie mar~chaI-ferrant 01arles Potvin, Ie b<lrbier-coiffeur
Alphonse Drolet, qui annon~ait « 40 ans d'experience », Ie tailleur Ernest
Emond, qui tenta fortune d ns tous les villages de 1a region, 1'0rfevre el

j 'photo a 111 _Au t ~ y precede par un photographe ambulant qui pro-
clui it sur de' plaques de zinc aussi solldes que les poseurs eux-memes, etc.

...

La vie municipale se ressentit de la crise de croissance que traversait
Ie village. Les seances du conseil devinrent deux fois plus nombreuses de
1887 a 1889. La question du trottoir etait en suspens depuis 1885. Eile
revint en 1886, de nouveau en 1887, pour etr alos diff(:ree a 1'annee sui
vante, « vu l'imp ssibililc de se procurer les ateri.lux necessaires» (127).
En 1888, la rue SUiot-Jose. h fut retravaill6e dans Ie quartier nord. Le
lIottoir fut me cho e (k~cidee en l889 : d'un bout a I'autre de la rue, sur
Ie cote oppose au l' c, n trottoi de bois fut construit par tous les contri
buabIc", suivam line repartition du travail f<lite par Ie Dr Matte, Arthur
Du Tremblay et Donohue. En mcme temps, Pie. e Deschene, pompier de
Saint-Roch-des- uln:l.ics, fur aut rise a poser un aqueduc. Cette entreprise
fut confj·:-~ ~ un aut so' missionnaire en 1890, Icqucl It:! transporta 11 un
troisiem en 1891, leqlld Ia realisa en J. 892. Quatre ans pour Ie trottoir,
Cju:ltr ans pour I'a ueduc.

Une fois I trotloir fai le conseil impo a de penaliieS. contre ~ les
conducteur,; d'animaux, de brouette:s et de voilures alteUes 1) qui ne Ie res
pectaient pas. 0 'ne la voie fe rCe pa £lit paraIlelement a la rue prineipale,
e.lk entrama p_u a u l'ouvertl.Jre de phlsieurs a nues transversales, qui
furent tres I te ps. . Q unique extension. La pr lihe fut tracee sur
Ie terrain cs U uline, d'ou son nom de Sainte- ngele. Des Ie printemps
1889, Ie con il enga:: II Leufroid Paradis comme contremaitre et la rue
Sainte-Angele mil 1a gUN: en communication avec la rue principale. La
meme ;:tnnee, Tele phore Pi! te s'offrit a en ouvrir une autre, a merne sa
propriet' vis-a-vis Ie r '<,ervoir du chemin de fer. II s'executa, alors qu'il
venait de rem placer Donohue i 1<1 charge de maire et on eut la rue Pilote,
ou Saint-Georges.

Le village des Lizot e, des Matte, des Du Tremblay, des Donohue, des
Constantin et des B' odcJU n'entenda'l p<lS resIn en de~a des responsabilites
que lui va)Jit II: termin s du ch min de fer du L<lc-Saint-Jean. C'est en
1889 encore qlle Ie c oseE fut nisi de deux audacieux projets qui avaient ger
me chez I·::' Dono me : un . ." me tcl¢phonique e! un grand edifice public qui
aurait. servi e maro:;M et de theatn;. Donohue etait insolvable: Ie tout
p nit au nom . cn epouse. Mad me Donohue re<;ut done I droit exclusif
et n n imposClble de placer, poser et planter dans toutes les rueS et chemins
publics actuellem t ouverts et qui Ie eront a l'avenir p,~ndant Ie dit espace
de temps, dClns c tte l11unicipalit\ ave ~ droit d'y placer a l'extremite supe
rleure, d ~ fils pour 'tllblir dans toute cette municipalite des !ignes de tele
phon'" Herbert ou autres, ou de placer ces fils SOllS terre ( ... ) ainsi que 1a dite
Dame Ie jugera Ie plus convenable}) (128). L', ffaire en resta la, jusqu'a
ce que, trois ans ph!' lard, ragent du terminu_" C.-£. Bernier, fit res de
marche" ur fairc annuler les privileges exclusifs de Madame Donohue et ]es
tran porter en sa faveur. Quant au forum. il s'ebaucha au centre du quartier
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sud, avec tant d'ambition et de majeste qu'il resta toujours en charpente.
Mais c'etait une charpente monumentale, qui dressa ses deux ou trois etages,
sans aucun mur, durant quc::lques annees, comrne signe des grands desseins
que nourrissait la future ville du Lac-Saint-Jean. Ce printemps-Ia, 1889, la
fameuse chanteuse canadienne Emma Lajeunesse, qu'on appelait la « Grande
Albani », s'etait fait entendre a Quebec. Sa publicite allait jusqu'au «bout
du fer» et ron vit un Robervalois prendre Ie train pour aller l'entendre.
Le theatre de Madame Donohue en avait meme reo;;u son nom: Ie Hall A lbani.
La dame avait obtenu du conseil une exemption de taxes pour dix ans, a
condition qu'elle lui reservat une salle au second etage pour ses reunions.
La charpente de l'Opera A [bani fut dcmolie avant Ie temps.

Entre les deux municipalites, village et paroisse, des frictions se pro
duisirent. Le pont de la riviere Du Tremblay, ou se separaient les deux ter
ritoires, etait-il commun aux deux municipalites? Laquelle des deux pour
voirait aux reparations? Laquelle des deux corporations devait imposer Ie
reglement des licences des chane-tiers? L'Hotel Roberval faisait partie de
Ia paroisse. Les cochers qui y frequentaient se soumettaient a un reglement
du village, tandis qu~ la corporation ruralt' voulait tirer a el1e Ie profit de
leurs licences. Pour les frontieres, l'arpentcur Du Tremblay fut consulte
et Ie village se munit d'un cadastre en 1891. En 1892, Ie village consentit a
faire un pilier du pont de la riviere, a condition que la paroisse flt l'autre
pilier et que Ie gouvernem~~nt fit Ie tablier. En 1893, les deux corporations
s'entendirent pour fare cha\.'l1ne une moitie du tout, d'apres un plan de
Thomas Du Tremblay, et cn bois, parce que Ie metal cOlit it trop cher.

Cahi.n-eaha, Ie village du terminus s'ameliorait. En 1890, c'est une
cloture a Ia rue Sainte-Angele, et en 1891 un trottoir. La meme annee, c'est
la rue Paradis se substitu:lnt au chemin vague qui prenait chez Leufroid
Paradis. En 1892, on regularise la rue Marcoux, decoupee sur Ie terrain
d'Alphonse Marcoux. En 1893, ur. tfOttoir mene au bureau de poste de
Joseph Dumais, rue Notre-Dame, et on redrcsse la rue Saint-Joseph, dans
la partie sud. En 1895, on divise Ie village en quatre arrondissements de
voirie, au lieu de deux, et on engage deux cO.nstables : Leufroid Paradis et
Eugene St-Pierre, son beau-fils, qui doivent assister aux seances du conseil,
a I'arrivee et au depart des trains, au depouillement des malles au bureau
de poste et veiller a I'ordre general. En 1898-99, c'est l'aqueduc metallique,
et en 1900, un premier corps de pompiers. De 1897 a 1899, malheureuse
ment, Ie village connalt troi,' incendies spectaculaires. Mais n'anticipons pas.

De 1890 a 1900, Ie vi1!age passa de 783 a 1,248 habitants, de 131 a
209 familIes.

...

Les progres etaient Inoins sensibles dans la municipalite rurale. l'agri
culture robervaloise possedait a peu pres tout son domaine a I'arrivee du
chemin de fer. EI1e evolua fortement durant la decade suivante : la culture
de l'avoine prit 1a premiere place, au detriment du ble et de I'orge, comme
Ie demontrent ces comparaisons:

1881 1891
BIe (en boisseaux) 14,185 4,16t
Qrge " 3,227 445
Avoine 4,620 10,000

Le premier effet du chemin de fer, dans ce domaine, fut l'avenement de
l'industrie laitiere. Au printemps 1887, Ie Riveil du Saguencr)' annonc;a 1'eta-
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blissement de deux fabriques de fromage au Lac-Saint-Jean, grace il. des
subventions obtenues par Ie depute St-Hilaire: une dans sa paroisse, il.
Saint-Prime, l'autre a Roberval. Albert Tremblay fut Ie premier fromager
il. ce dernier endroit, en ] 887. La premiere fabrique se trouvait au centre
du quartier nord du village, au bord du lac. EUe ne vecut pas. Celie qui a!lait
vivre fut erigee au centre du quartier sud, ou fut percee la rue Gagne un peu
plus tard. Charles-A. Paquet la fit acheter de William Gagne lui-meme en
1892, par Joseph Pageau. Pageau fit commerce un certain temps a Roberval,
et Paquet, negociant de Quebec, s'annon~ait regulierement dans les premiers
journaux de la place. Deux ans apres, la fromagerie passa a Luc Lizotte,
qui la revendit a Alfred Trudel en ]900, lequel, declare en fail lite, la fit
revendre it Sylvio Paquet en 1904.

Les plus grands succes agricoles etaient remportes par les Ursulines.
L'exploitation methodique de leur ferme, avec l'aide du gouvernement, tran
chait sur Ie mode individuel et roulinier enracine chez les habitants.

De son ccM, le chemin de fer, en quoi on avait vu Ie sauveur de
!'agriculture, bouclait chaque annee des bilans deficitaires. Malgre la bonne
volonte de ses directeurs, la compagnie ne rnaintenait ses services qu'a grand
renfort d'octrois. Elle comptait be3ucoup sur les manufactures de bois qu'eUe
avait suscitees, et aussi sur l'organisation touristique de Beemer. C'est eUe
qui promut la navigation sur Ie Lac, et, en 1897, la So~iete de Colonisation.
Merne apres !'achevement de I'embranchement de Chicoutimi, en 1893, la
region n'etait pas assez cteveloppee econoroiquernent pom lui donner de
bonnes finances.

Apres l'experience du service quotidien entre Quebec et Ie lac Saint-Jean,
de 1888 a 1890, la compagnie reduisit ses trains d'biver a trois par semaine,
durant les trois annees suivantes, et a deux: en 1894. En ] 896, elle mena~a

de fermer completement sa ligne, de janvier il. avril. Le gouveroeroent federal
lui vint en aide. (Cette interruption du service d'hiver se produisit, plus tard,
pour Ics colons d'Abitibi, au debut de leur chemin de fer.)

Les premieres locomotives portaient Ii':s noms des principaux action
naires de la compagnie: Beaudet, Lemoine, Ross, Parent, Beemer, etc. C'est
ainsi qu'on pouvait lire, dans les nouvelles des journaux, par exemple:
~ Sir A.-P. Caron a lance un cri strident. .. » Les premiers chefs de gare du
terminus furent: D. D. Ennis (1888-1891), C.-E. Bernier (1891-1896),
William Bilodeau (1896-1899) et Georges Levesque (1899-1901 et 1903
]912).

* *
Les magistrats et notables du village du terminus mirent tout en mouve

ment pour que Roberval fUt la tete du dj~;lri~t, dans tous les domaines. A
part Ie domaine cducationnel, qui fut priviltgie, on note plusieurs innova
tions dans les institutions civiles.

En 1887, Ie village et Ie conseil d':; comte presenterent a 1a legislature
leur desir de se detacher du cornte de Chicoutimi pour la representation au
provincial, «maintenant que Ie chemin de fer va arnener de nombreux et
courageux defricheurs et colons ». En 1890, Ie gouvernement crea donc Ie
cornte du Lac-Saint-Jean, dont Ie premier depute fut Pierre-Leandre Mar
cotte, de Saint-Bruno, durant deux ans seulemenl. Le cornte cornprenait quinze
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municipalites, dont deux municipalites de village: Hebertville et Roberval.
Les municipalites les plus eloignees etaient : La Pipe, flU nord-est, et Nor
mandin-Albanel au nord-ouest.

Pour les conseils de comte, Ie district du Lac-Saint-Jean formait, jusque
la, la municipalite numero deux du comte de Chicoutimi, dont les maires se
reunissaient a Chambord. Les citoyens de Chambord, forts de ce privilege,
avaient demand6, en 1887, Ie transfcrt chez eux de la Cour de Circuit et du
Bureau d'enregistrement d'HebertviJlc. Mais la creation du comte du Lac
Saint-Jean changea Ie damier. Le consei[ de comte demanda, a l'exception
naturellement du maire de Chambord, la division du comte en deux districts
d'enregistrement : Hebertville et RobervaI. Une semblable requete fut pre
sentee en 1892, <l pour fins municipales, agricoIes, judiciaires et d'enregistre
ment ». Cette fois, Ia piece fut emport : la riviere .Nh~tabetchouan, au sud,
et la riviere Peribonka, au nord, diviserent Ie Lac-Saint-Jean en deux districts
d'enregistrement et en deux municipalitcs de comte ; est et ouest. Le notaire
J.-Charles Lindsay preta serment commc registrateur du district de Roberval,
Ie 8 aout 1892. Le Bureau occupa une partie de la maison du notaire.

La municipalite de comte d.~ Lac-Saint-Jean-Ouest englobait huit muni
eipalifes locales: paroisse et village de Roberval, Saint-Prime, Saint-Felicien,
Saint-Louis de Chambord, Saint-Fran~ois-dc-Sales, Saint-Methode er les
¢ Cantons un is de Normandin et AIbanel ». En 1893 s'ajouta Saint-Thomas
d'Aquin (Lac Bouchette). Le maire du village de Roberval, qui etait alars
Georges Audet, fut elu preEet. Maitre Lindsay, Ie secretaire, oUrit au conseil
l'usage de sa maison pour deux lustres. L'honorable assemblee tint ses assises
trois fois l'an, et chacun des maires presents touchant une indemnite propor
tionnelle a la distance de son c10cher ; $1.00 pour ceux de Roberval, Saint
Prime et Chambord, $2.00 pour ceux de Saint-Felicien et de Saint-Fran~ois

de-Sales, $3.00 pour celui de Saint-Methode et $4.00 pour celui des cantons
Normandin et AlbaneJ. Les seances furent tenues au petit presbytere, que Ie
cure Lizotte venait justement d'abandonner et que se partagerent les conseils
municipaux et la Cour.

II manquait encore une institution importante au chef-lieu: une banque.
La Banque Nationale ouvrit une succursale a Chicoutimi en 1892 et fut
demandee a Roberval en 1895. L.-P. Bilodeau, comme maire, fit les demar
ches dans la capitale, seconde par Ie cure Lizotte. En avril 1895, Ia Banque
Nationale prit place dans la maison du Dr Matte, qui venait de mourir. Cela
amenait une nouvelle personnalite au village, Leon Couet, qui fut Ie gerant
modele et inamovible. Quelques temps apres son ouverturc, la Banque songea
a fermer cette succursale: nouveaux efforts de ses promoteurs pour 1a
conserver. En 1897, il fut encore rumeur qu'elle fermerait. Mais en 1899,
eUe commen<;a la construction d'un bel edifice, en brique, avec un dome
elance qui deniait toute velIeite de retour. EUe tenuit alors son bureau chez
Leufroid Paradis.

• •
Durant les vingt-deux annees ou il fut cure de Roberval, l'abbe Joseph

Ernest Lizotte ne cessa de s'occuper de la colonisation du Lac-Saint-Jean et
du deveIoppement de Roberval, si bien qu'un contemporain n pu dire que
son presbylere etait Ie «rendez-vous de tous les principaux hommes
d'affaires» (129) de la region. Avec cela, Ie pretre etait d'une grande
bonte, connaissant son troupeau et Ie guidant fermement. En prenant sa cure,
en 1878, il liquida les arr6rages accumules depuis cinq ans et mit a jour les
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eomptes de la Eabrique. Celle-ci effectua deux nouveaux emprunts, en 1878
et 1879 : «Considerant I'etat de gene et de penurie dans lequel se trouve
notre fabrique, et Ie taux eleve qu'elle est obligee de payer pour interets sur
sa dette .. ,» (130) EIle fit faire la voute de l'eglise par corvee, fit ajouter
du calfeutrage en etoupe, des banes dans la nef et des galeries en 1882.
Chaque annee ou presque, de nouveaux ouvrages s'apposaient ala petite eglise.
La salle publique (hotel de ville), qui se trouvait, en 1882, <l: dans un etat
de decrepitude deplorable », fut egalement rentlouee. On acheta un harmo
nium en 188!. A l'automnc 1880, les deux petits cimetieres de l'Anse
furent releves et trois cents corps furent deposes a I'ombre de l'eglise. En
1888, un clocher remplaga Ja petite cage rustique qui supportait la croix.
L'eglise se munit d'un perron en 1890,

En 1891, Ie cure se determina 3 construire un presbytere plus digne
de la paroisse de Notre-Dame du Lac Saint-Jean. Tout Ie monde fut convie
a un grand bazar, au mois d'aoul. Un concert term ina la fete, avec Ie
concours de musiciens de Quebec. Pour la circonstance, Eaute du Hall
Aibani, Ie hangar a marchandises du chemin de fer servit d'auditorium.
Mais on lui avait fait une toilette qui donna it Ie change. Et, tout en aidant
au futur presbytere, on put y entendre des extraits d'operas, L.-P. Bilodeau
dans l'Air de Marguerite de Fausl, des duos, des trios, des quatuors, la
Marche Canadienne, dedice a l'Honorable Mercier, des Montagnais et
Montagnaises dans des chants indigenes, et, ce fut Ie clou de la soiree, ces
invites peaux-rouges danserent. Le bazar remporta un succes fabuleux.
L'annee suivante, un large batiment de brique (presbytere actuel) fit face
a la maison a pignon, qui servit d'hotel de ville et de Palais de Justice a la
place de celui qu'on avait erige en 1873.

L'egIise fut sou mise a de nouvelles et importantes retouches en 1895 :
clocher, couverture, cheminee, lambris, perron, solage, peinture.

L'abbe Lizotte eut l'aide de vicaires depuis 1882. Les mieux connus de
ses vicaire' furent : .T.-G. Paradis (1882-85), qui lui succeda comme cure,
Georges Gagnon (1885-86), emie. organiste, Thomas-Victor Marcoux
(1887-89), qui fut chapeIain che. les Ursulines, E. Hervieux, de moins
bonne memoire, et Adrien Delay (1898-1900), un Frangais au caractere
prompt, grand amateur de tir el de chas:" . et cellent, du reste, en parole et
en ceuvres.

M. Lizotte desservait les missions de Pointc-Bleue, de Peribonka et de
Sainle-Hedwidge. La mission de Pointe-Bleue recevait annuellement 1a visite
des ObJats, tombant sous les soins du cure de Roberval Ie resle de l'annee.
Celui-ci ecrit, en 1886 : «Cette desserte pour Ie soin des malades, pour les
mariages, sepultures, etc., me donne pres u'autant de trouble que Ie reste de
ma paroisse.» (131) Les Oblats residerenl de fagon permanente 3 Pointe
Bleue en 1889. L'agent du gouvernement chez les sauvages fut presque
toujours un Robervalois. Eucher Otis occupa ce poste durant 21 ans
(1875-96), Willie Donohue, 2 ans (1899-1901), Alphonse Marcoux, 7 ans
(1901-08), Armand Tessier, 20 ans (1908-28), remplace par M. AchiUe de
la Boissiere. Le Dr Constantin fut Ie mededn attitr' de la reserve.

. Sur Ja riviere Peribonka, M. Lizotte allait rencontrer les travailleurs des
chan tiers de B.-A. Scott. En 1890, par exempJe, il poussa jusqu'3 80 milles
de Roberval pour faire faire leurs Paques aux bucherons. II benit la premiere
chapelle de P6ribonka en 1899 et cel€bra la premiere messe a Sainte
Hedwidge en 1900.



•

Un autre paste forestier re((ut ses visites, qui garda Ie nom de Lizotte:
a7 milles en aval de la source de ]a riviere Ouiatchouan, une beau lac long
de 4 milles, fort poissonneux, se trouvait sur Ie parcours du chemin de fer:
Ie lac Quaquakamaksis, puisqu'il faut l'appeJer par son nom. Ce fut d'abord
une station des employes du chemin de fer et un chantier, que M. Lizotte
connut comme missionnairc. L'endroit devint bientot Ie rendez-vous favori
de ses amis pecheurs. 11 faut dire que M. Lizotte, avec son ami, l'abbe Mar
coux, forrn<:i~nt Ie couple Ie plus aimable et Ie plus familier qui soit, que Ies
liens des villageois entourerent d'un cercle fervent, a la faveur de joyeuse.>
parties de cartes, des soirees chez les Oblats a Pointe-Bleue et des excursions
de peche. Avant de prendre Ies manies d'une ville, Roberval etait un haut
lieu de cordialite franche et sans maniere, unissant toutes les gens, cette
cordialite qui nons exempte de cherch<:r ailleurs ou etait la saveur de
¢ l'ancien temps».

Dans Ie champ de l'education et de l'instruction, it faut mettre au credit
du cure Lizotte une autre initiative non depourvue d'interet: l'ecole du
soir. Dans la region du S:lguen:1Y cornnL~ ~illeurs dans 1a province, il passa
un vent qui semait les ecoles du soir, for uk primitive de certains cours pour
adultes d'aujourd'hui. Lundi, Ie 10 novcmbre 1890, dans une assemblee
speciale convoquee chez Alfred Leveille, un conseil se forma, Ie cure agissant
comme president, Georges Audet comme secn~taire, pour donner des cours
du soir aux adultes. 84 personnes presentes s'inscrivirent. EUes avaient de
16 a 52 ans, mais c'etaient surtout des jeunes gens. Ephrem Brassard etait
Ie doyen. Le conseil de direction recueillit des fonds d:::s deux muniC'ipalites
seolaires, du cure, du marchand Bilodeau et de quelques autres. Les cours se
donnerent chez Leveille. On acheta quelques banes, des tableaux noifs, des
lampes a I'huile. On decernait des prix aux cleves. L'organisation dura
quelques annees.

••
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Mais Ie vieux souhait du cure etuit de doter la paroisse d'une Academie
pour les gar((ons. En 1892, il etait questton de confier a des lalcs ce cours
academique commercial depassant Ie coors d'ecole modele. En 1893, Ie cure
se rendit a Montreal demander les Freres des Eccks chretiennes. Ceux-ci
auraient pu (ournir des leurs mais exigeaient des conditions trop onereuses.
Avec l'assentirnent de son eveque, il frappa chez les Freres du Sacre-Creur,
chez les Freres de In Doctrine chretienne et chez les Maristes. Les pour
parlers aboutirent, en 1896, a une assembtee paroissiale qui autorisa la
Commission scolaire a engager quatre religieux des Freres du Sacre-Creur,
d'Arthabaska. La Commission se fixa sur la construction d'un corps de
batisse en brique accole acelui de l'ecole modele. Le projet initial comportait
un pensionnat, mais on se limita a cet externat de deux etages et demi, sorti
de la briqueterie de Napoleon Tremblay et du moulin d'Arthur Du Tremblay,
Ie sable etant pris a la riviere Du Tremblav, la pierre, sur la greve du lac,
et l'eau, au ruisseau voisin. La maison de l'ecole modele demeurait pour Ie
logemem du personnel. Dans l'intervalle, on passn des Freres du Sacre-Creur
aux Freres de ]a Doctrine chretienne, des Freres de 1,1 Doctrine chretienne
aux Freres du Sacre-CceuL et des Freres du Sncre-Cceur nux Freres Maristes,
qui s'engagerent, Ie 27 juillet 1897, a foumir trois religleux pour l'enseigne
ment et un quatrieme «pour Ie soin du temfJorel». Le cure demanda des
octrols du gouvernement et du Conseil de l'Instruction publique. n avait
conscience, comme pour Ies Ursulines, quinze ans plus t6t, de l'importance



Ce depart n'etait rien a cote du depart definitif, en 1900. Ce demier se
rattache de pres a la grande controverse du Iib6 .Iisme au Canada, suscitee
par la question des ecoles du Manitoba.

~es elections federales de 1896 se firent principalement sur la question
s~ol~lfe, Les ecoles catholiques du Manitoba, abolies par la legislature pro
vmclale en 1890, etaient a la veille de recevoir du federal un «biJ[ repara
leur ~, comme l'y autorisait Ie Conseil Prive de Londres et comme reclamaient
les eveques du Canada, quand la question fut portee devant l'electoral.

Le grand organe liberal de Quebec, l'Electeur, eut d'abord maille a
partir avec Mgr Labrecque, lui reprochant la direction qu'i! avait donnee a
ses fideles au moment de l'eJection partielle de Charlevoix, au debut de
I'annee 1896. L'eveque de Chicoutimi, qui ne desirait, comme Ie reste de

que revetait la fondation de In premiere ecole commerciale de gar~ons dans
« la vallee du Lac Saint-Jean ».

La Congregation Iyonnaise des Petits Freres de Marie, fondee en 1817,
n'etait au Canada que depuis 1885. 11 y avait encore, dans ses rangs,
plusieurs Fran~ais, dont Ie fondateur de notre college, Ie Frere etestius
(Jeremie Joubert), qui en etait a sa troisieme fondation. C'etait un homme
d'une qualite rare, qui exer~ait partout une influence precieuse. Sa com
munaute garde un souvenir vibrant du premier Frere enseignant du diocese
de Chicoutimi. Ses qualit6s de bonte et de douceur etaient contrebalancees
chez Ie Frere Marie-Theophane, par une note plus rude. Le troisieme, Marie
Stratonique, etait, lui aussi, un grand educateur (mais dont il n'est pas encore
permis de raconter les hauts faits).

Le Progres du Saguenay du 15 septembre 1897 annonl,;a I'ouverture de
I'Academie pour Ie 28 ; il Y aurait un professeur d'anglais ; l'admission serait
de $1.00 pour les eleves etrangers a la municipalite, qui pourraient trouver de
bonnes pensions au villHIl, en s'adres ant au cure.

Les 160 garl,;ons qui frequentaient l'ecole todele evoluerent tres vite
sous I'jnfluence de tels maitres. Car ils etaieot adauds et ignorants. i les
commissaires, oi I'inspecteur Savard, ni Ie cure ne les 'L;;onnUfC/h a !i un
an a I'ecole des Freres. Deja ils jouaient une « seance» en mars 1898, et
Ie nouveau journal de Roberval notait : «Ces excellents educateurs sont en
train de transformer notre jeuncsse. » (132) Tout cela incita Mgr Labrecque
a confier a la communaute Ses jeuoc:s ~arl,;ons de Chicoutimi. C'est ainsi
que Ie Frere Cclestius partait pour sa qu"rrieme fondation, en 190].

Le cure Lizotte fut encore l'initiateur d'une foule d'ceuvres mineures :
societes paroissiales, retraites paroissiales, cercle agricole, bureau d'hygiene,
etc. II avait meme etablj un petite station meteorologique qui donnait mira
culeusement les rapports les plus favorables sur Ie climat du Lac-Saint-Jean,
en regard de ceux de Montreal et de Quebec.n participa a la fondation de
la Trappe de Mistassini et re.:evait les moines chez lui a toute occasion.

En 1896, Mgr Labrecque l'invita a I'acoompagner dans son voyage
ad limina. M. Lizotte partit pour Rome, mais ilvant de prendre I train, il
fut invite a une petite fete organis~e dans la s<lcrl~ ie, au cour de laquelle on
lui presenta une adresse et un.e bourse. >l II fut quelques instants sans
pouvoir dire un mot tellement il etait emu), ecrii simplement Ie courrie
riste (133). Apres quoi la foule l'accompagna jusqu'a l'embarcadere
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I'episcopat, qu'une legislation reparatrice en faveur des ecoles separees,
revint pUbliquement Sur l'eJection dans sa circulaire du 25 fevrier. Parlant de
I'Electeur, il ecrivait: «Un journal qui se r nd coupable d'aussi Doirs atten
tats contre la hierarchie catholiquc, et dont les instincts revolutionnaires De
reculent ni devant Ie rnensonge, ni deva.l lu c,l}omnie, pour arriver a son
but, rneriterait d'etre banni de toute familie catholique. Toutefois je Je tolere
enCOre jusqu'il nouvel ordr. Le 6 lOtti, une pastorale collective des
eveques des trois provinces ecclesiastiques CQu 'bec, Montreal, Ottawa) rap
pela, a la veiJIe des elections g~ eraIes, I . droits de l'autorit6 religieuse en
matiere scolaire et Ie devoir des electeurse '6 in; qli~ des hommes resolus a
defendre la cause des ecoles catholiques. L liMraux entrerent au pouvoir
avec une majorite sans precedent dans Ja province, et Wilfrid Laurier, qui
avait promis de regler la question scolnil'c, acccdd au paste de premier
ministre. L'Electeur n'etait pas s.eulem nt Ii ;:fal, mais liberaliste. Il adrnet
tait mal l'intervention de l' glise dans la qu stion scolaire. Le 22 decembre
1896, dans un mandement all c1erge et au.' .Eideles, les six eveques de l'archi
diocese de Quebec j terent l'interdit forme sur I'Electcul'. Cette lettre fu
lue au prone Ie 27 deccmbre. Le Ln main, 28, Ie meme journal fut adresse
aux abonnes avec un nouveau titre: L Soleil.

Ce journal avait de nombreux abonnes a Roberval, au il y avait de
chauds partisans liberaux. Le cure Lizotte lui-meme, favorable a ce parti,
etait du nombre de ses lecteurs.

L'Electeur avait un confrere symp'l.llisant a Chicoutimi, le Protecteur
du Saguenay, redige par Armand Te sier, qui bataillait contre Ie Progres
du Saguenay, conservateur. Le ProtecleUf sentalt Ie Eagot. 'out comme l'Elec
leUr. Mgr Labrecque demanda d'abord arun de ses theologiens de corriger un
de ses articles, publi6 Ie 18 decembre 1896 et il profita de Ia condamnation de
l'Electeur pour mettre en gal'de Ie Protecleur et Ie menacer du meme sort.

Le ler fevrier 1897, I'evdque de Chicoutimi d anda a son clerge de
refuser les sacrements atlx ficlcles qui persistaient li r voir Ie Soleil. Les
mesures speciales prises par gr Labr 'que vis-~-vis J ce journal et meme
du Prolecteur lie rencontrerent pas l'a. sentiment d~ tout SOD clerge. Trois
cures du Lac-Saint-Jean, M. Lizotte, . I.-B. VaMe, de Saint-J'rome et
M. F.-X. Delage; alors Cl re de Chamb I'd, cOllsultere It Ie Delegue aposto
lique, Mgr Merry de Val, que Rome av it envoye au llda enqueter sur
ce probleme pOlitico-religieux. M. Lizottt=, qui s'i uietait, fut rassure par Ie
D6legue, qui etait bon et comprehensif, mais l'affaire entmina son depart trois
ans plus tard.

D'aucuns se souviennent, ~ Roberval, de c daines scenes cocasses qui
accompagnerent les premiers jours du Soleil: les nbonnes allant d'un con
fessionnal ~ l'autre pour recevoir l'absolution, au se precipitant comme un
seul homme vc,-o. Ie cure Lizotte, qui avait Ie droit, mais non n vicaire, de
donner les sacrements a tous les £ideles gen falement bien dir;poses.

Ce n'est pas sans un regret douloureux que, aprt\s s'elre identiJie si
Iongtemps a la vie spirituelle et atcrielle de cecoin de terre, M. Lizotte
rentra dans son diocese, cM il ppartenait au derge de Q1lI5bec, de meme que
M. Marcoux. Le 27 mai 1900, apres I s vep , pres avoir encaisse une
suite d'adresses et de souhaits, au so des cloches de l'eglise, du couvent et
du college, au milieu des larmes et des poigne de main de toute 1a paroisse,
qui se pressait a la gare autour de son :; pere '», Ie cure Lizotte partit pour
la cure de Saint-Jean-Deschaillons. II .' resta vingt ans, DOD sans revenir
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souvent au Lac-Saint-Jean, qu'il considerait comme sa patrie. En 1920,
devenu vieux, il vint prendre sa retraite a Roberval, et, jusqu'a sa mort, en
1934, a l'age de 85 ans, it resta ce Saint-Joseph toujours aux aguets de
quelque ceuvre nouvelle, decorant les [eles de ses anciens paroissiens par sa
presence et allant chaque annee celebrer la messe de O1inuit dans son eglise
Notre-Dame.

Mais, comme if s'eloignait de Robervai, en 1900, Ie cure Lizotte
pouvait distinguer, dominant la crete familiere de son village, une haute
maison de pierre: c'etait le COllvent des Ursulines, dont voici les premiers
quinze ans d'histoire.

-----.-----





CHAPITRE vm

LES URSULINES

... Comme les anges de la terre.
MGa DOMlNIQUB RACINE (1882).

Le petit Quebec du Lac-Saint-Jean devait avoir aussi son couvent
d'Ursulines. Seul Ie concours de circonstances extraordinairement favorables
qu'on va voir pouvait ouvrir Ie vieux cloitre de Quebec, qui n'avait pas
essaime depuis deux: siecles et demi. Cela depend d'abord d'un autre de ces
Quebecois gagnes A1a mystique de la terre promise.

En 1880, Elisee Beaudet avait remplace William Price fils comme repre
sentant du comte unique du Saguenay a I'Assemblee h~gislative. Beaudet
etait un associe d'une vi ille et riche maison de commerce de la capitale,
Chinic et Beaudec, quincailIiers. En 1879, it etablit une societe de colonisa
tion, obtint des concessions du gouvernement, s'adjoignit des recrues et s'en
alia fonder une colonie au dela de la riviere Tikouape, au nord-ouest du
lac Saint-Jean, la colonie de Leopolis, qui devint la paroisse de Normandin.
II travail1a de toutes ses forces a la realisation du chemin de fer du Lac
Saint-Jean et fit des efforts pour y amener les Ursulines, puis les Trappistes,
deux ordres religieux de vieille tradition destines a tremper dans leur creuset
spirituel les ferments nouveaux qui se propageaient en terre sagueneenne.
Aux yeux d'Elisee Beaudet comme du cure Lizotte, l'avancement de la
colonisation elle-meme requerait la presence d'une communaute religieuse.

En 1880, Elisee Beaudet apprend au Pere Lacasse, dans Je hasard
d'une conversation, qu'une communaute religieuse est disposee a s'etablir
flU Lac-Saint-Jean pour aider la colonisation. Le Pere Lacasse ecrit au cure
Lizotte pour l'en aviser. Beaudet avail fait temr copie aux Ursulines d'un
discours qu'il avait prononce en faveur du chemin de fer du Lac. CeJles-ei
ne pouvaient y voir qu'une discrete invitation.

Au fait, In communaute ~e sentait mtire pour une fondation. Cette fon
dation, eUe 1<1 souhaitait depuis longtemps, mais l'archeveque n'y semblait
pas favorable. Dans sa visite canonique de 1880 au couvent, quelques Sreurs
lui exprimerent ce vreu.

L'annee suivante, Ie cure Lizotte tentait la grande demarche. Au mois
de fevrier, il partit pour Quebec en voiture, en faisant Ie grand tour par
Bagotville et Baie Saint-Paul. n coueha, un soir, au presbytere de Baie
Saint-Paul. oil Ie cure, M. Pierre-Hubert Beaudet. etait Ie fr~re de notre
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depute. n apprit de lui, croit-on, que la communaute en question etait les
Ursulines. Chose certaine, M. Lizotte avait con~u Ie dessein, des son arrivee
aRoberval, d'y fonder un couvent. Et que pouvait-on desirer de mieux, pour
Ie premier couvent du Lac-Saint-Jean, que les Sreurs de Marie de I'Incar
nation, qui avaient a Quebec une renommee qui datait des premiers jours de
la Nouvelle-France?

A Quebec, il piqua droit chez les Ursulines. EIles adheraient d'emb1ee a
1a proposition. Restait agagner Mgr Racine et l'archeveque, Mgr Taschereau.
Mgr Racine se trouvait alors a Quebec, pour 1es funerailles du grand vicaire
Cazeau. M. Lizotte rencontra de suite son eveque, ce1ui-ci s'en reporta it
l'archeveque, et l'un et l'autre consentant, 1es Ursulines n'attendirent plus que
la belle saison pour prendre Ie bateau pour Chicoutimi et Roberval.

>I< '" *
Chicoutimi ou Roberval? Ce n'etait pas sur. Roberval fut designe Ie

premier, tou~ours en tant que centre de la vallee, mais, en 1881, parbleu, Ie
centre etait encore assez imprecis. S'il faHait que ce fUt au Lac-Saint-Jean, il
y avait, en concurrence de Roberval, Hebertville la grande, plus vieille et
encore plus populeuse que Roberval. M. Lizotte fit prevaloir Roberval, on
Ie pense bien, contre Chicoutimi et Hebertville. De toute fa~on, c'etait a
voir, et par les religieuses elles-memes.

Le 21 mai 1881, Ie Chapitre des Ursulines accepta officiellement Ia
fondation et designa trois des leurs pour aller au Lac-Saint-Jean choisir
l'empJacement et en faire I'acquisition. Emoi et branJe-bas dans Ie vieux
monasthe t Trois moniaJes partent pour Ie Grand Nord! Les Ursulines au
Lac-Saint-Jean r

Mgr Racine se rendit Iui-meme a Quebec pour accompagner les reli
gieuses jusqu'a Roberval. L'embarquement fut un triomphe, Ie moment etait
si solennel qu'il ne pouvait que rappeler Ie depart de France, deux cent
quarante-deux ans plus tot. Le 24 mai, un fort cortege de dames, de bien
faiteurs, de pretres, dom Ie Pere Lacasse, porterent du couvent au havre Ia
Superieure, la Depositaire et une tierce reIigieuse, ainsi que I'epouse d'Emest
Gagnon, heureuse de faire Ie voyage avec elles. Tout ce que Ie monastere
avait de parents avait contribue au succes de ce voyage. Le president de la
Compagnie des Vapeurs du Saint-Laurent et du Saguenay etait du nombre
de ces parents, et il I'avait bien prouve en reservant aux voyageuses tout Ie
confort possible.

Les religieuses furent saluees dans les differents ports, puis re~ues a
Chicoutimi chez Mgr Racine. Le lendemain, trois voitures a planches se
mettent en route pour Roben'aI : Monseigneur dans la premiere, les quatre
femmes dans les deux autres. Les quelques presbyteres qui jalonnent Ie
chemin Kenogami rendent leurs hommages aux visiteurs. Mais a Roberval,
Ie chemin est baIise et une arche est dressee. L'acbat du terrain ne fait aucune
diffjculte. Jean-Baptiste Parent cede a bas prix Ia partie in£erieure de sa
terre, offrant un magnifique emplacement sur Ie bord du lac, au milieu du
petit village. n y ajoute gratuitement un arpent et demi. Alphonse Marcoux,
Ie proprietaire voisin, ajoute a son tour une tranche de terre en don gratuit.
Thomas Jamme et Euloge Memud offrent des terrains, mais la situation ne
convient pas. Menard verse alors un billet de cent piastres. Le lendemain, on
promene les religieuses a Pointe-Bleue, ou une adresse leur est Iue par une
bonne Montagnaise. Le 30 mai, les contrats sont sigo6s. Le 31, Ie docteur
Matte, au nom de ses concitoyens, leur presente l'adresse suivante.
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Tres Reverendes Dames,

Les paroissiens de Notre-Dame du Lac Saint-Jean, que vous avez bien voulu
honorer de votre visite dislinguee, saisissent I'occasion de votfe prochain depart pour
venir vous dire combien ils ont ete heureux de vous posseder au milieu d'eux, ces
quelques jours.

Mesdames, ce n' '~ p~,~ I richesse, Ies rnaisons somptueuses, que vous a 1.
rencOntrecs, mais au moins, n us Ie croyons, fI yale courage, I'encrnie, 1a per ",e
rance, assez de force et de sevt:. pour porter de bons fruits, s'ils sont p epares el bien
cultives.

Autrefois aussi, quelques bonoe' religieuses firent !'immense sacrifice de quitt r
leur eher cloltre, bien plus, leur cherc France, pour venir visiter Ie Canada, et oola,
lorsque la colonie • Quebee comptoit a peine quelques habitants. Les obstacLes de
tout genre ne font q e stimuler Ie Ir energie. Sans votre maison, que pouvait la olonie?
Aurait-eUe pn trav-' er le~ dangers qui croissaient chaque jour sous ses pas? Du
premier jour VOLr~ eltlllt'i~lutc, ['orgueil du pay. planait au-d SBl]. de tout; l'exemple
de toutes les vert ~ que vou donnie.,;' ltirait su nol:r pays les faveu divines, puis le
devouement, Ie ~Ie apporte dans l'educlltion dC$ 'eunes personnes, preparait Ja force,
la vigueur extraordinaire de 1:1 familJe canadiennc.

Celle biswin: nous remp it d'c 'perance, lorsQue nous voyons ilujourd'hui les
premiers membres de celie meme maison daigner venir nous visiter dans celie partie
du pays qui, COUlm~ autrefois Quebec, comple a pei.ne quelques habiUlnt ; ce pays
[out jeune, presque au va '1:, qui wrl a peine des mains de la nalur •

Dans voIr bOlne, vot..rt: ollicil11de toule matemell • vous enCl. nous vi eiler, el.
aussi vons avcz I'intention de prendll: SUI I 'OWl prole don la j vn<;Ss" et dt, faiTe
des femmes fOI es d diJ2;Tle~l IIi snc)leut ainlC'T et prier Die 't apprendre la verita I,'
puissance d la vie de famlile.

Lc dolgt dt: 'u OllS jtlU ltl;, C' l lui ul v I.IS envoie. Si ce PTOje! Jevait 'e
realiseI', n0l18 l'c r merdericn; ; I'avenir nous appa ·CIlI. Nous pOLrrron reJever I ..
lete et publier part Ill: «NOl;'~ possedotll: des rcligiellS! Ur. ulinc. '!I milieu de nous,
donc nou~ r L1~:o;ir s 1.\- bt dan l' poir qlJe la Divine Providellce voudra bien
continuer d fo orj'er L p jet q '~'I'US avez en Vile, nous vous disons, non pas adieu.
mais au revoi ! (134J

La rumeur circule qu' I'm couvem ouvrira d·s l'automne suivant, a
meme de.: b{itisst'l' de Jcan-8a tJste Par nt, amenagees provisoir ment. Les
joumaux ann neent ette nouvel! n m~m tern' que I ur retour a
Quebec Ie j in, loujOlltl\ eO compagnie de' gr Racine. Les reJigienses
sonl l:otliousia.' .s de 1 I' \,o.'age.

Au mois de 'uirkl, J nouvelIe,~ sont encore meilleuf .. Au lieu de
ragreer un bihimcnt qu Ico ctie du vendeur, Ie cure obtient 1a construction
integraJe d'un cOuvenl. L(}fJ,q 'il part pour la cap' e, ou )e monastere Je
rec;oit~ Ie 26 juiJl t~ les trav.. x d fondation sont rnrnen es,

Au moj~ d'aol.t U Ollr"SlC rapporte: "Une' atmosphere de prosperite
et de bonhcur' dans c s ·,aune. re ion.. La Point -B cue surtout ne se
sent pas d'ais a Ia vue d magnifique couvent que les Dar llrsulin s de
Quebec fOilt elcver en eet .[ldroit. Par Ie choix de l'emplaccment du
couvent, on remarque lout (e suite Ie bon goOt qui est l'apanage de ces
Dames distin!~ !. s. ( ... ) Or! nous dit que les jeunes Americaines qui r6
quentem l'etL1blis.ement des Ursulines doivent aller demeurer a ce couvent
pour profiter du bon c imal de cette contree. 1> (135) De Roberval ou ell,!
touriste, on nc sait lequel t Ie plus emballe.

Le 30 aO~l, Ie sept ,-e1iv,ieuses de3tin ~cs a Robcrval re<;oivertt leurs
obediences. Le J2 s ptembre, til Superieure de Quebec entreprend un second
voyage a Roberval av c deux. des elues, dans I p nsee de Jes y laisser S1
possible. Mais cette foi eJles passent incognito. .11 s reviennent toutes trois
au bout de six joms : Mere Saint-Raphael et sa campagne y auraient bien
passe I'hiver lllais r' iEi<-e u'etait pas pret. Elles n'y ontlaissc que des
effets.

•



L'hiver pass\~ et enfin, Ie 19 mai 1882, Mere Saint-Raphae1 et trois
de ses Seeurs quittent definil~vement la maison-mere. Mgr Racine etait
encore venu au-devant d'enes sur Ie bateau du Saguenay. A Cbicoutimi,
Ie 22 mai, deux vOilures de Roberval viennent querir ceUes qu'on appelle
tout simplement les <t: Dames religieuses du Lac St-Jean ». Alphonse Mar
coux, qui avajt b reputation du charretier courtois, allait padois chercher
des voyageurs asscz loin, car n'oublions pas que six ans nous separent encore
du chemin de fer a ce moment. Le cure avait emprunte un quatre-roues et
envoye Marcoux a la rencontre des Dames. On paya les dix-huit sous a
la barriere,. on concha all pre~bytcre d'Hebertville, et Ie lendemain, 23 mai,
un peu apr's les six heures dn soil', cUes entraient aRoberval sous une pluie
battante. e lendemain, les glaces du lac se delierent.

Elles furent de~ues : Ie couvent n'etait pas encore habitable. EUes de
meur\:-rent dill: jours au presbyterc, puis se transporterent, Ie ler juin, dans la
maison qu'elles etaient irnpatientcs d'habiter.

Le cure Lizotte s'etait donne bien de la peine pour mener a bien les
travaux de construction, mais, entre les mains de l'entrepreneur mediocre
et pleurnichard qui lui avait echu, cela devenait une tour de Babel. Le
pauvre homme, qui etait Ie choix de MgT Racine, etait un cultivateur du bas
Saguenay qui n'avait pas la competence voulue et s'etait aventure abatir Ie
couvent sans devis. Comm iI etait pauvre et que les affaires avaient ete
conclues en haut lieu, c'~tait Ie cure et la jeune Superieure, Mere Saint
Raphael, qui en subissaient Ie fardcau. 11' mena~ait de tout abandonner parce
que les depenses excedaie lIes avances. Le lendemain de son arrivee, dans
une lettre adrc :sce au \Ii ux uvent, Mere Saint-Raphael avoue qu'elle doit
s'armer de courage et 0 cJ t; t: Je me demande quelle sera l'issue de cette
affaire de construction. »

Voila donc au aboutissaient toutes Ie:; ceremonies et les emotions dont
s'etaient entoures les depa s et les visites succe~;sives. La premiere demeure
des Ursulines etait une « grange», au sens que Ie cure Bernier mettait a sa
maison en 1860. A z reculee vel'S Ie lac, toute' en bois, eUe avait deux
etages rect::ulgulaires de ,80 par 30 pieds, surmontes d'un toit a mansardes et
rallonges aux deux bouts par des appenti~. Les etages etaient bas, mais bien
eclaires: une double serie de huit fenetres aux Iarges bordures blanches
s'ouvrait sur la faqade. Vne g erie prolong~ait Ie second etage, en arriere,
face au lac. Au rez-de-chaussee etaien t la chapelle, la salle de recreation, Ie
parloir et les deux ref; oites. A I'etage superieur se trouvaient les classes, la
salle de communautl~ et les cellules. La mansarde servait de dortoir et d'ou
vroir a Ia fois.

Le 3 juin, Jc cure Lizotte celebra pour la premiere fois la messe au
couvent, dont Ie" quatre Seeurs venaient de prendre possession et y laissa Ie
Saint-Sacrement. Pour lars, sculs Ia petite chapelle et Ie dortoir, sous Ie toit,
etaient habitab1cc;. Elles avaient quatre Iits et un petit poele empruntc.
Durant tout l'ete, Ie cure aUa y dire sa messe deux fois par semaine.

Le 18 juillet, la Superieure de Quebec, Mere Sainte-eatherine, une
joyeuse Irlandaise, partit pour son troisieme voyage a Roberval, cette fois
pour y conduire Ie deuxicme groupe de missionnaires. Sur Ie chemin Keno
gami, une de leurs voitures se brisa, on dut en emprunter une autre pour
se rendre au terrne du voyage, rnais la Mere Sainte-Catherine en resta anl]'~

losee. Le 20 juillet, comme elles s'acheminaient vel'S Ie village, elles ne
furent pas peu surprises de Ie trouver en fete: on celebrait la Saint-Jean~
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L'Holel Roberval.



CeHe automobile serait la premiere arrivee au·
Saguenay. Son proprietaire, Auguste Roy, est
Ie premier a gauche.

Chez Arthur Du Tremblay en 1905.



Le rnarche de bleuets.



La carriere Bernier, de granit rose.

L'Hotel de Ville (1909), devenu Palais de Justice.
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Baptiste. us Robervalois ne se faisaient pas de scrupule, en 1882 comme
en 1883, de retarder un peu la fete nationale pour ne pas nujre aux
travaux saisonniers, done pour y mettre plus de patriotisme encore. L'une des
Seeurs qui arrivaient de Quebec ecrivit a sa mere: «Notre arrivee coincidait
aussi avec la fete de St-Jean-Baptiste dont la procession venait d'etre termi
nee, un grand nombre de personnes etaient encore a la porte du couvent,
elles se disaient, que c'est beau, que c'est beau d'etre religieuse, comme elles
s'embrassent avec affection, l'une d'elles a meme ajoute que si elle n'etait
pas mariee elle se ferait religieuse. ( ... ) Les chemins balises, les pavillons
Sur la maison, tout contribuait a maniJester leur joie. »

Et alors, jusqu'a 1'0uverture des classes, c'est, pour la petite commu
naute, Ie tourbillon des preparatifs, des ceremonies officielles et des premiers
contacts avec les gens. Les Seeurs «sont tres fatiguees, ecrit Mere Sainte
Catherine, elles travaillent comme des esclaves.» - «Elles ne s'assoient
meme pas, travaillant de quatre heures du malin jusqu'a dix heures du
soir. 1> (136) Quant Ii eIle, Mere Sainte-Catherine, elle avoue en avoir
¢ perdu toute devotion» (137). De retour ala maison-mere, elle leur enverra
une buitieme de ses ii1les pour un an, pour les travaux materiels.

Le 24 juiHet, Ie charmant cure, avec Ie concours d'Euloge Menard et
d'Alpbonse Marcoux, organisa pour la communaute une excursion Ii Poinle
Bleue, Saint-Prime et Saint-Felicien : voyage qui fut ]ongtemps a la mode
de nos Robervalois, dans les charmes de la vie rustique, et excellent moyen,
pour les religieuses, de se recruter des pensionnaires. De fait, Ie cure Belley,
de Saint-Prime, presenta sa petite seeur de onze ans a Mere Saint-Raphael,
qui lui predit qu'elle serait Ursuline et porterait Ie nom de SOD frere, Fran~ois

Xavier. Et Ie fait s'accomplit.

La cen::monie de cloture etait pour Ie 1er aofit. Un sauvage vint
apprendre aux Seems que les siens se preparaient un tambour pour la fete
qu'on leur avait annoncee. En attendant, les bons Robervalois se promenaient
hbrement dans Ie monastere, et s'habituaient a voir les «Dames religieuses »
a la messe paroissiille, Ie dimanche. Mais, elles etilient re~L1es litteralement
¢ comme les anges de la terre», ainsi que I'avait recommande Mgr Racine.
Premiere communaute religiellse a fouler Ie sol du Lac-Saint-Jean, les gens
avaient une telle confiance en elles qu'ils leur portaient leurs malades en leur
demandant de les guerir. Elles 'e souvinrcnt qu'en arretant a la riviere
Metabetchouan, pour prendre It: bac, une femme leur avait presente son
enfant qui souffrait d'une maladie des yeux, et que la guerison s'etait effectuee.
n n'y a rien de plus eloquent la-dessus que cette lettre de Mere Saint
Raphael, ecrite Ie 24 juin 1882, dont voici un extrait :

Nous sommes assiegees de malades, d'infirmes, elc. Deja plusieurs personnes
diseot avoir ete soulagees ; hier, une mere de famille nous disait, loure joyeuse, que son
enfant qu'elle nous avait montre, souffrant d'une maladie de 1a peau, etait bien mieux,
qu'eJIe pouvail mainlenam se reposer la nuit; et que d'aulres nous disent 1ft meme
chose. - II y a huit jours, un jeune homme se presente tout essoufflc, noir comme un
charbonnier et me dit, nous allons passer au feu, ]I est a un demi-arpenl de nos maisons
et dans la tete des arbres; je suis venu a course de eheval, j'ai tant de confianee. Je
prends un ruban de St Amable que j'avais sous la main, lui donne un scapulaire du
Sacre-Creur et lui dis: Metlez ce ruban benit a votre maison et jetez Ie scapulaire dans
Ie feu, priez Ie Sacre-Cceur et vous ne brOlerez pas. II parl sur Ie meme train, je me
jelle a genoux avec la Mere St-Henri et recite 1a priere: «C'esl par Ie Creur de mon
Jesus ... » Le vent change de direction et ces pauvres gens furent sauves. Le dimanche
suivant, Ie merne homme tout joyeux me rapporlait Ie rllban et ne savait comment expri
mer sa reconnaissance. 11 nous faudrait un volume pour raconter toutes les naIvetes de
ces boones gens, Dons nous en amusons quelquefois, mais nous oe pouvons nous ern
picher de faire bien des reflexions serieuses.

•
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Dans 1a lettre que Mgr Racine redigea specialement pour la paroisse
de Notre-Dame du Lac Saint-Jean, il etait dit :

Depuis Ie moment de sa fondation jusqu'a rios jours, Ie monastere des Ursulines
a toujours ete entour~ du respect et de I'estime, non seulement des families canadiennes
catholiques, mais encore des families d'une nationalite et d'une religion differentes, lant
a cause des hautes vertus dont il est Ie sanctuaire qu'it cause de rinstruclion si solide
et si chretienne et de l'educalion si profond~mellt rcligieuse qu'il donne <lUX jeunes filles
qui lui sont confi~es.

En venanl s'etablir au milieu de vous, N. T. C. F., ces boones religieuses n'onl
d'autre d~ir, d'autre ambition que de proeurer (lUX enfanls de la vallee du Lac SI-Jean
les grands et precieux avantages qu'elles distribuenl si largement aux enfants de la
ville de Quebec. Vous les recevrez donc comme les anges de la terre que Ie Seigneur
vous envoie dans sa bonte et sa misericorde. Vous les entourerez de respecl et de vene
ration; vous leur confierez vos jeunes eofants, pour qu'elles leur enseignent, avec les
sciences bumaines, la science par excellence, eelle de la vertu et de la sainlele.

Le nouveau monastere portera Ie nom de: Mouastece de la Mere de I'lncar·
nation.

Ces paroles ¢ nous fom particulierement com prendre, ~crivait ensuite l'abbe
I.-C.-K. Laflamme, du Seminaire de Quebec, comment la premiere fondation de
Marie de I'Jncarnation s'est developpee peu it peu de telle fa~on que l'immeose
etablissement de Quebec semble maintenanl trop petit el que les nombreuses filles
de la premiere sainle du Canada vont fonder des colonies dans d'autres regions. Par
une remarquable co'incidence, ce fUI Ie leI' aout ] 639 que commen~a a Quebec Ie
monElStere des UrsuJines et ce fut encore Ie IeI' aoOt 1882 que S'OllVrit au lac SI-Jean
la premiere mission de ce monastere.

4: La vallee du lac SI-Jean eSI appelee it jouer un grand role dans notre province.
Disons-Ie sans crainte d'exageration, c'est au Inc St-Jean que sera un jour une grande
partie de la population canadienne-fran~aise du Bas-Canada. Le couranl colonisateur
qui se dirige avec tant de force de ce cote ne peut qu'augmenter a mesure qu'on
connaitra davanlage I'etendue du sol a metlre en culture et sa fertilit~ prodigieuse,

« Les populations deja nombreuses qui habilenl ces riches paroisses se demandaienr
depuis longtemps quelle serait la conununaule religieuse qui viendrait la premiere se
fixer au milieu d'elles. Elies sentaient Ie besoin d'imprimer a I'education de leurs
enfants UD elan plus 6leve, une direction plus sure.!> (138)

Arriva Ie ler aoiit. La batisse etait peinturee, sablee, coiffee d'un petit
dome a jour pour la cloche. Mgr Racine vint presider !'inauguration du
monastere. Le clerge et les Robervalois rotrent tout en reuvre pour donner
a la fete un eclat inoubliable. Le village vibrait de mille decorations, I'eglise
et ]e couvent baignaient dans ]es drapeaux et les banderolles. Plusieurs arcs de
verdure enjambaient Ie chemin de l'eglise au couvent, et sur les inscriptions on
lisa(t, entre autres, une dedicace aMarie de l'Incarnation, une autre aMgr Ra
cine: « Reconnaissance au Prelat colonisateur. :p Un clerge nombreux se pres
sait a]a grand'messe, dont I'abbe Laflamme, cite plus haut, qui fit un compte
rendu de la fete dans la Revue Canadienne. Le grand vicaire Leclerc, d'Hebert·
ville, pronon/ta une allocution sur la mission d'un couvent.

La cloche que baptisa ensuite Monseigneur etait un don d'une dame
de Toronto, mere d'une Ursuline. Eile etait un peu foile, cette cloche, une
fois montee dans sa cage. Elle tournait sur elle-meme, ayant la «tete trop
legere ~, dit Mere Saint-Raphael. Bah! eUe couronnait bien ce cher monas
tere, qui n'etait qu'une baraque mal coostruite.

Apres Ie rituel banquet du midi, qu'un reporter appela modestement un
« goiiter ~, Ia paroisse fut de nouveau conviee a l'eglise, d'ou les religieuses
furent conduites processionnellemeot au couvent. L'heure etait des plus
solennelles. La Societe Saint-Jean-Baptiste ouvrait la marche, une marche
impressionnante de clerge et de fideles; l'eveque, en vetements d'apparat,
etait suivi des sept fonda trices, accompagnees de la Superieure du vieux



monastere. Tous chantaient des cantiques et des psaumes. Les religieuses
elles-memes chantaient, excepte une, qui paraissait la plus jeune et qui
pleurait.

Quand 1e cortege fut parvenu au seuil du couvent et que la benedic
tion fut faite, Mgr Racine, qui etait doue d'une belle eloquence, la.issa tomber
quelques paroles d'exhortation a l'adresse des religieuses, en leur rappelant
Ie souvenir de Marie de l'Incarnation. Quand il eut fim, les portes s'ouvrirent
et il les invita a penetrer. A ce moment, les religieuses se prosternerent
contre terre pour recevoir une derniere benediction et toute l'assistance fut
emue jusqu'aux lames. Une courte ceremonie s'ensuivit a la chapelle, et
Ie soir, des feux d'artifice s'aUumerent sur les bonis du lac.

Etait-il possible de mieux accueiUir les Ursulines au Lac-Saint-Jean?
Deux ans apres, l'6veque de Sherbrooke, frere de Mgr Dominique Racine,
fondait une autre maison ursuline aStanstead.

Septembre arriva vite. Le 8, une cinquantaine d'eleves etaient inscrites,
soit: 18 pensionnaires, 7 demi-pensionnaires et 22 externes. Leur nombre
se fixa a 75 environ, avec Ie tiers en pension. Ces pensionnaires, que les rei i
gieuses avaient pu recruter, pour une part, en passant dans les differents pres
byteres, etaient triees sur Ie volet. Quelques-unes se firem religieuses par la
suite, dOD! la sceur de l'abbe J.-G. Paradis et de Leufroid Paradis (Mere
Marie-du-Sacre-Cceur). La maitresse Sarah Paradis n'avait pas craint d'entrer
dans leurs rangs, pour augmentcr son savoir. n y en avait d'assez agees, il y
avait aussi deux petites Montagnaises tres intelligentes, que les religieuses
prenaient un grand plaisir a pouponner et qui leur faisaient vaguement
penseI' aux premieres pupilles de Marie de l'Incarnation. Toutes ces eleves,
cultivees avec soin, formajent Ie terrain Ie plus fertile possible. La pension se
payait, partie en effets, partie en argent, parfois en effets seulement, voire
meme en terrain.

La communaule n'avait aucun confort et devait s'accoromoder d'une
fowe d'imprevus. La maison restait un peu inachevee. La table ressemblait
fort a ceIJe des colons: pain noir, lard sale et patates. On puisait l'eau dans
un puits pratique dans la cave. D'infinnerie, point. S'il y avait une maJade,
Mere Saint-Raphael lui cedait sa cellule et « faisait Ie docteur )), comme elle
dit eIle-meme. C'est la que moururent dcux petites Montagnaises, dont rune
n'avait que six ans. Pour cuire Ie pain, une Sreur allait Ie porter dans Ie
four du voisin. Un peu plus tard, la communaute se fabriqua un four, qui
lui servit !'hiver comme !'ete. Tout !'ameublement avait ete fait par un
menuisier de la place, Fran~ois Desgagne. Pour Ie linge et les !ivres, la com
munaute ne disposait que d'une armoire. Comroe table et comme chiffonnier,
Mere Saint-Raphael avait des caisses recouvertes de carton. Le chauffage,
surtout, exer~ait Ja vertu des religieuses. n y avait onze poeles distribues
dans Ie couvent, et leur rendement etait tel qu'on y gelait ferme. Des cherni
nees mal con~ues renvoyaient la fumee a l'interieur, et l'on s'adonnait a ce
triste jeu : ouvrir les fenetres pour chasseI' la fumee, les fermer pour ne pas
geler. Les religieuses avaiem chacune leur semaine pour aller, de nuit, attiser
les onze feux. En 1883, Ie feu se declara Ie long d'une cheminee, et, n'eut
ete l'aide prompte d'un voisin, Ie couvent etait ruine.

Les missionnaires, ainsi qu'elles s'appelaient, avaient aussi, comme tout
missionnaire, leurs heures de detente et d'hJlarite. Le cure s'ingeniait a leur
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procurer d'agreabIes surprises, par exemple des excursions it I'lle aux Cou
leuvres, que Ie proprietaire, Euloge MC:n;rrd, mettait specialement a leur
disposition. II leur apportait des fruits et du pob;on. Les debuts de leurs ex
ploitations agricoles les mettaient souvent Lil rLepport avec les gens du siecle,
et, tOllt comme les Trappistes a leur arri\ Ce, dIes ne pouvaient suivre une
observance aussi reguIiere qu'au vieux monastere. Les Sreurs allaient porter Ie
goflter aux moissonneurs, couraient les animaux qui avait passe dans Ie champ
de ble, allaient traire la bonne vache que Mgr Racine leur avait donnee, etc.
Un jour, un jeune gar<;:on qui rempIa<;:ait Ie domestique entra dans Ie cJoltre,
tenant une poule dans ses bras, et s'ecria devant la communaute qui dinait en
silence: «Je rai trouvee, la poule d'Alphonse ! » Alphonse etait l'homme a
tout faire du couvent. L'envoyait-on jusqu'a Quebec cbercber des eHets qu'il
y allait.

L'agriculture et I'artisanat etaient inherents a l'reuvre entreprise par
les Ursulines au Lac-Saint-Jean. Des ] 881) a cote du couvent, une petite
etable fut construite avec cbambre pour Ie domestique, et un bangar en
1882. Avec les dons des bienfaiteurs, elles reunirent un petit betail: deux
vaches, deux pores, des poulets, etc. Mgr Racine avait donne, avec Ia premiere
vache, un cadeau en argent; Euloge Menard, quatre belles brebis ; l'aum6nier
de la maison-mere, l'abhe Georges Lemoine, une voiture; la maison-mere
eUe-meme donna Ie premier cheval, la jument «Fanne), qui fit bravement
onze voyages aCbicoutimi dans la meme saison, et dont la peau servit finale
ment a recouvrir Ie bane de l'harmonium...

Mais on commen<;:a, en 1882, par ameliorer les abords du couvent. Ce
terrain, pour etre bien situe, etait cependant inculte jusque-Ia. Apres les
semaiUes, cette annee-Ia, Ie cure lui-meme et quelques amis Ie derocherent,
Ie drainerent et l'ensemencerent. Comme it n'etait pas c16ture, maintes fois
les religieuses allerent pourchasser les anima-ux des voisins, qui venaient leur
voler de bonnes bouchees. Le chemin primit if du bord du lac (en prolonge
ment de la rue Notre-Dame) fut aboIi officiellement par Ie conseH municipal.

Les succes sco[aires de la premiere anne<: ne furent peut-etre jamais
surpasses par 1;:1 suite. L'assemblee de citoyt:ns et de pretres qu'avait reunis
Ie cure Lizotte pour presider l'examen final resta exrasiee du changement
opere chez ces filles. ChangelOent attribuable d'abord aux dispositions singu
liecement favorables des eleves comme des maltresses. Mgr Racine assista
lui-meme a la distribution des prix, Ie 4 juillet 1883.

Mere Saint-Raphael, la Superieure, avait pour compagnes de fonda
tion deux Sreurs converses: Seeur Saint-Joachim et Sa:ur Saint-Vincent;
quatre religieuses de chreur: Mere Saint-Fran<;:ois-de-Paule, I'ange-lique;
Mere Marie-de-la-Nativite, l'energique ; Mere Saint-Henri, l'ingenue, et Mere
Saint-Alexandre, la souriante.

Mere Saint-Fran<;:ois-de-Paule, qui succeda aMere Saint-Raphael corume
Superieure, etait une religieuse a lunettes, rangee et modeste, que sa rec
titude ascetiqlle dirigea vers la surveillance des eleves, I'enseignement des
mathematiques, Ie superiorat et la direction du noviciat et de la procure.
Lorsqlle Ie couvent prit feu, en 1897, elle courut au secours des autres mais
ne put se sauver elle-meme.

Mere Marie-de-Ia-Nativite, qui succeda a la precedente comme Supe
rieure, etait une jeune reJigieuse enjouee et virile, qui promenait un beureux
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temperament dans les fonctions superieures comme dans ['astronomie, Ie
chant et la musique, Aus-si longtemps que ragent des Indiens, a Pointe
Bleue, fut Eu er Otis, C' lx-ci venaient cbaque annee faire une visite chez
les Ursulines, au moil> d ·nin. 'eta1t une fete pour les Montagnais, qui
arrivaient en canots ct presr::ntaient au parloir brillamment costumes.
Alors Mere Marie- e-Ia- J;jtivite se mettait au piano et n'avait pas de peine
ales mystifier, charnH~s qu'ils etaient par les sons que faisaient naltre ses
mains. Apres quoi ils s'e. utaient a leur tour, avec force chants et dames.
Les religieuses leur offraienl ensnite un goOter et leur laissaient promener
leurs en.vcs sur Ie lac

Mere Sillnt- Henri, en troisieme lieu, etait 1a favorite du cure Lizotte,
qui gOlltait son ori 'Dlili';; fine et simple. Elle etait fort habile de ses
mains et enseigna avec succes les travaux clomestiques. Elle tresse des cor
beilI~s, eUe fa brique de~ uJiers pour une fiJlette infirme des pieds, elk
ilpp end Ie cat~!:hi, me a un gar~on de dix-sepl ans pour sa premiere com
munion, et, po!.!r rendre service a un colon qui vOlllait acheter leur cheval
el qui ctait lrop pauvre pour Ie payer, eUe propose: «Donnons-Iui done Ie
chev r et nous p ndro s ses CUl\ fillettes en retour» La pauvre Mere
s'epui51 lors de 'installation • ns Ie nouveau couvent, en 1890, et en mOllfUt.
On raimai be3ucoup. L ~ h' d~ I'enterrement, Ie domestique aUa pleurer
sur SOll cctt"ueil. i1 Ia der b .e ...

Enfin, er aint- xandre etait llne poitrinaire qU'on crut bon d'en-
voyer k 'l.oberval pour p of! er du grand air du lac. Elle en profita si bien
qu'elle mounH tro,-; ans anres. Elle soUffrit pIllS que les autres des incom
modites du debut, ef pourtant eUe faisllit Ia joie des petites. Trop faible pour
~upporter Ie jeun cucharisli ue, cUe recevait la communion du cure Lizotte,
qui se rendait In de nuit. Qu' llOUS permette une demiere anecdote: quand
cette j~une reli 'e ':i' lot e' fut inhumee sous 1a chapelle, on trouva
une d,' s~s j~un . L~I~ve~ pro ternee SUr Ie plancher, qui decJara qu'elle par
lail n SI.:cr t J Me e Saint-Alexandre... Quant aux converses, on [es appe]ait
familieremen Ie' 'tantc~~, et les petites Montagnaises ]es prderaient aux
;iUtres, ciisant Olive te-met\! gu'eHes voulaient devenir des «Iantes» .

•
La fondalion de rEcole Menagere de Roberval prenait une importance

plus qUA re iona! puisq I'elle etait 1a premiere au Canada. Mere Saint
Raphael cst TCconnue Ja pionniere d I'enseignement menager, tel qu'il
se develor pa enwitc el tel q 'il existe <llljourd'hui, sous une forme evoluee.
Sans dOllte, ci ~ fondalrices auss! cdeb s que Marie de l'IncHrnation et Mar
guerite Bourgeoy~ n'avaien pas neglige les elements pratiques dans l'educa
tion de Je\lrs illes. Mais Mere Saint-Raphael introduisit officiellement dans
l'enseignemcnt recale menagere er inspira Ie:; institutions similaires qui
2.pparurent peu a reu.

L'idte originale de Merl' Saint-Raphael etait de preparer a la VIe
pratique les filles du La~:-SajntJean, qui etait la region de colonisation par
excellence. Litterak!11ent, son ecole menagere devait former 1a Canadienne
modele, dans son r6Ie tout entier, y compris celui de mere et d'epouse.
Cette idee se reaJiS<J all fur et a mesure des annees, cies experiences et des
moyens disponibles.

Mais, des lR82, I'horlicu[ture et l'artisanat entrerent au programme.
L' Dreillier otlvroir fut instalJe dans la mansarde, a meme Ie <1ortoir. n
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comprenait : un metier, un rouet et un devidoir, des cardes, les accessoires
de couture et de tricot. Le materiel ouvre provenait des families elJes-memes
et leur revenait. Externes et pensionnaires apprenaient a caudre, a travailler
la laine et Ie lin, etc. On confectionna de belles pieces des la premiere annee.

Mere Saint-Raphael regissait elJe-meme I'entreprise agricole. On recolta
du ble et des legumes Ie premier automne, 1882. Le pain que les eleves man
geaient etait fait au couvent, avec du ble de la ferme. On fit l'acquisition
d'une petite ferme, en effet, en 1883. La Ferme Saint-Joseph, large d'un
arpent et demi et longue de vingt-cinq, etait en prolongation de la pro
priete deja acquise. La compagnie du chemin de fer en amputa une bonne
moitie, plus tard, mais on I'agrandit par ailleurs.

Mere Saint-Raphael etait pour l'Ecole Menagere ce que fut Ie cure
Lizotte pour la paroisse tout entiere. En retra~ant la vie de cette religieuse,
on ne trouve rien que de simple, et souvent d'admirable. Nee en 1837 au
village de Saint-Michel de BeHechasse, elte eut l'avantage de frequenter de
bonne heure de bons maitres. Eile prit sa premiere experience de l'ensei

·gnement a quinze ans, fut diplomee a dix-sept aDS. De 1861 a 1881, vingt
ans de vie religieuse, elle remplit plusieurs fonctions plus ou mains effacees
qui laissaient mal prevoir son role a Roberval. Mgr Racine avait dit a la
communaute de Quebec: «Y aura-t-il parmi vous une nouvelle Marie de
l'Incarnation ?:» Ce fut Mere Saint-Raphael, qu'on appela la «Mere du
Lac-Saint-Jean 1>. Apres un hiver entier de preparation et d'attente, les diE
ficultes, a Roberval, ne se firent pas desirer. Lors de la premiere comme de
la seconde construction, elle avoua elle-meme n'avoir pas toujours ete
comprise de la maison-mere, qui se meprenait sans doute sur la situation
exacte de l'reuvre et sur son administration elle-meme. Fort heureusement,
M. Lizotte etait la, toujours pret a devancer les entraves.

La personnalite de Mere Saint-Raphael etait si harmonieusement
equilibree qu'il est difficile d'en faire ressortir une qualite plutot qu'une
autre. Mais son sens pratique frappa particulierement ceux avec qui eUe
transigeait. Lors de la promenade que Ie cure avait organisee pour les Sceurs,
eD juillet 1882, elle remarqua, en passant dans la savane de Saint-Prime, de
beaux cedres. «Que cela nous ferait de beaux baJais ! :l' dit-elle. Etonnante
Mere, qu'on aurait pu croire envolee en esprit vers les spheres sublimes, apres
tant de beaux mots proferes et tant d'emotions vecues depuis son depart de
Quebec. Elle n'etait pas moins consequente dans sa vie spirituelle. Les ou
vriers de la construction etaient avertis qu'ils seraient remercies s'ils profe
raient un sacre. Ses Sreurs remarquerent surtout son abandon a la Providence.
Quand, en 1919, un second incendie les chassa du couvent, la vieiUe Mere
Saint-Raphael, aveugle, recitait Ie psaume Laudale. Nous ne dsistons pas
au plaisir de citer ce temoignage de celui qui l'a bien connue, Ie cure Lizotte:
« Suivant moi, ecrit-il en 1926, c'etait une femme superieure douee de tous
les dons de l'esprit et du cceur. Avec une humilite extreme, elle savait con
cilier une energie capable de lui faire entreprendre les ceuvres les plus diffi
ciles ; et avec cela, toujours charitable, sans faiblesse. Comme tous ceux
avec qui elle s'est trouvee en rapport pendant sa longue carriere, j'ai con
serve un souvenir qui n'a pas eu d'eclipse. Aujourd'hui, comme hier, comme
it y a quarante-einq ans, je ne puis faire autrement que de la proclamer la
femme la plus parfaile, la religieuse Ia plus digne que j'ai connue dans rna vie
de pretre.:) (139) Mgr Begin, en 1913, disait d'elle: «Je n'ai jamais ren
contre une aussi grande capacite jointe aune aussi aimable sirnplicite. > (140)
Enfin, un troisieme: q: II suffit de causer quelques instants avec eUe. disait
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Ie mInlstre de I'Agriculture, ] .-E. Caron, pour comprendre ce qu'il y a de
jugement, de bon sens, d'equilibre et de finesse en cette bumble reli
gieuse. l> (141) Voila nOlre Mere jugee par les plus dignes de foi de ses
contemporains.

Elle fut Superieure a deux reprises, Depositaire a deux reprises, et con
seillere mnterielJe et spirituelle toujours. Esprit ouvert Ii tout, eUe encoura
geait Ia culture musicale, elle voulut combier une lacune en composant eUe
meme un petit questionnaire sur la geographie et !'histoire de la region du
Saguenay. Au debut, eUe ne se sentait pas a l'aise, on Ie conc;oit, pOllr regir
une entreprise agricole. El ." mit a l'etude, absorbnnt tous les trailes d'agri
culture qu'eUe trouvait. lie consultait aussi les agronomes du gouvernement,
tirait profit des moindres experiences, et devint finalemcnt experte en agro
nomie. Cette femme cloitree parlait avec autant d'aisance des engrais de ses
champs ou de la nourrilurc d ses poules que des succes de ses eleves. EUe
avait trouve dans la personne du cure de Roberval un soutien qu'eUe ne
cessa jamais d'apprecier. Eile a resume eUe-meme en trois mots ce que fut
I'abbe Lizotte pour les Ursulines: «L'ami, Ie conseiller, Ie pere de cette
ceuvre qu'oll peut appeler sienne. ~ (142)

• •
Trois ans apres lOt fondalion, la maison se revelait decidement trop

petite, et Men: So.int-Raphael presenta son desideratum a Mgr Racine et
a la maison-m re: une n velie construction, pui qu'il ne pouvait etre
question d'agranuir la pilCU e maison de bois. Les autorites cederent a
I'automne suivant et envoy'lent un architectc inspecter les lieux. Celui-ci
produisit Ie plan d'un bfttiment de quatre etages Cn pierre de tailIe, mesu
rant 116 pied: ~ur 44. Cettt: construction s'etira plus de trois ans et co(Ha
cher.

D'abord, jJ faUUl creU~l;r profondement pour atteindre Ie roc, Comme
on achevait les fondations, Mere Saint-Raphael rec;ut ordre d'arreter les
travaux. C'etait inadvertance ; ils furent continues. La pose de la premiere
pierre avait donne lieu a une ceremonie, Ie 2 juillet 1887, et la pose de ]a
pierre angulaire, I 30 aoOt suivant, donna lieu a une autre, beaucoup plus
solennelle, avec Mgr Racine et Ie premier ministre Mercier, qui accomplis
sait sa marchc triompbaie dans Ia region. A l'automne, les fonds manque
rent. Mgr Radne fit un don de $500.00 en attendant un emprunt. L'eveque
de Chicoutimi mourut guelque, semaines apres, en janvier 1888, et Mere
Saint-Raphael ceda I.. gouvemail de la communaute 11 Mere-Saint-Franc;ois
de-Paule. En scptembre 1888, Ie cure organisa un grand bazar de charite,
qui dura une semaine et rapporta beaucoup. La compagnie de chemin de
fer, qui ,;pousait la vie robervaloise, transporta Ie materiel du bazar gra
cieusement et les visiteurs a prix reduits. La fete fut inauguree par la fan
fare locale et c1otun~e par I'Union musicale de Quebec.

Deux ans apres, Ie 20 septembre 1890, Ie cure benit la «maison de
pierre $, bien qu'ellc ne fGt pas tout a fait achevee, puisqu'il manquait encore
des lambris, etc. L'ouvrage avait subi, evidemment, de longues interruptions.
Le lendemain, cleves et mattresses s'y transporterent, avec la joie empressee
qu'avaient accumulc:'~ quatre ans d'attente et d'exigu'ite. Cette Maison de
pierre, qui ne representait que Ie quart de I'ensemble projete, perdit sa
partie sup6tieurc dans Ie feu de 1897, mals 1a majeure partie <;Ie ses murs
ont VCCl1 jusqu'a ce jour.
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Pour mieux comprendre Ie changement opere par I'entree dans la
Maison de pierre, lisons ces lignes au long desquelles une ecoliere, dans son
langage applique, salue les premiers bienfaits du confort modeme :

Lettre a Hue amie; ~ Laisse-moi te dire, chere arnie, que notre nOUVeRU pen
sionnat nous donne Ul confort inaccolltume. Nous nous rejouissons surtout pour nos
cheres Meres; de fl1:lais, ceiles-ci n'auront plus a faire la ronde rnatinale pour
aLlumer les onze pO<: es, car j[ y a m:,untenant au rez-de-chauss':e une gro.sse four
naise a cau chaude qui distribue la chaleur dans tous les apparlemcnts. De plus, dans
notre dortoir, Ie « petit tonneau », si eleg;lllt S',ir ses trois paltcs, de meme que les
chaudieres ont ' t~ de-loges, car iJ y a un evier et des clJanlepleures... ensuite, ensuite
des cabinets m ernes remplRcent avan(Rgeuscment Ie «vieux chateau~. En attendant
Ie servic.;: d'nn Jl IICUUC, un grand ri'scrvoir qui fO!Jmit ['eau aux chantepleures, a la
baignoire et allX cabioe.ts, est aHment6 pal' !Jne pompeo Cette pompe lire l'eau d'un
PUilS place au cenlre de la cour, a line cCr.1taine de pas du couven!. Cetle source n'est
pas un puits artcsien, elle n'est p,IS int;trisf;lIble, car chaque jour, elle doit etre remplie
avec l'ean que les domesliqnes vont puisei' RU lac ou 11 la riviere. I' (143)

*
De 1890 a 1897, I'ceuvre d nos Ursulines connut des progres notoires.

L'Ecole Mcnagcre pIit son essor durant cette periode. Dans la Maison de
pierre prirem pJa 'e Ie double cs pensionnaires de 1882 et un ouvrair plus
commode que (cluj du vieux couvent, e uel, d'aiIJeurs, ~lVait fini par dispa-
raitre, faute d plac. I a (t Mai, on bob» servit des lors d'externat.

Mere Saint-R phaeI fit construirc un silo en 1891" et quand il fut
rituellement beni pOlr Ie ch'lpelain Marcoux et confie it saint Benoit, on
ensila, a l'automn., la re oht,; c ble d'Inde, prealablement «coup.~ au
moyen d'un hache-paille 1l1vrnte par un ami de la maison» (144), rap
porte tout simpl'm nt Ie jo ai, et rnu par un cheval. En 1892, Edouard
Barnard fit une seconde vi i[e chez Jes Ursulines et insista pour demander
l'aide du gouvemement. L', ronome Barnard, qui se fit Le conseiUer tech
nique et rin 'rce. 'lCUr de Mere Hint-Raphael, etait attache an ministere
de l'Agriculture et if' te r du JouT/tnl d'A rieul/tire. II etait enthousiasme
par l'fcuvre que ks Mer s avaiententreprise seules au Lac-Saint-Jean, en se
debrouiUant avec de maigre-s r,cssources, que, d'ailleurs, la recente cons
truction avait o~'nt fois epuis s.« J'ai ete heureux de constater, ecrit-il en
1892, que deja, ~;m~ aucun secours de Ia part du public au de notre depar-
'men I, les RR. DD. Ursulines ont cree et etabli regulierement un enseigne

ment agricole I, lique auss! bien que theorique, base sur les donnees Ies
plus utiles, et mis en pratique tant aux champs, au jardin et dans la basse
cour qu'cnseigne theoriquement en classe. J'ai vu, de mes yeux, du tapis
fait dans la maison, avec les laines du pays, qui pourrait rivaliser, tant pour
la qualit qll, pour les dessins, avec les bons tapis en lame importes a grands
frais d' uraDe, Trois metiers et les rouets necessaires sont en fonctions
journaliere~,-mus par les eleves, sous la direction d'habiles religieuses. ~ (145)

A la suggestion de l'agronome Barnard, seconde par Ie depute Joseph
Girard et le cure Lizotte, Ie ministre de ('Agriculture, Louis Beaubien, versa un
octroi de plllsjellr~ milliel's pour la construction d'une Ecole Menagere inde
pendante, et de quelques cents pour Ja ferrne. Le gouvernement songeait a
creer une Ecole Menagere, il la trouva toute faite, se soutenant d'elle-meme
depuis 1882. II lui donna alors sa reconnaissance officieUe, comme institu
tion provinciale, et a partir de 1893 Mere Saint-Raphael fit rapport annuel
au ministre de I' Agriculture.

En 1892, les Ursulines purent ainsi agrandir leur ferme, que Ie chemin
de fer avait passablement reduite: Alphonse Marcoux leur vendit trente
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nouveaux arpents, ce qui leur donna un total de 84 acres. EIles eleverent
une grange-etable en 1893 et commencerent un systeme de rotation. La
meme annee, elles furent invitees a presenter a l'Exposition universeIle de
Chicago des objets confectionnes par leurs eleves. Elles envoyerent leur
programme scolaire et des ouvrages de metier, de coufUre, de tricot, etc., qui
leur valurent des eloges et de nombreux prix. Elles donnerent des cours de
vacances a des religieuses etrangeres sur l'enscignement menager, ce qui
devint coutume par la suite. L'annee suivante, 1894, les perspectives se pre
ciserent. La Maison de bois, qui mena<;ait ruine, fut demolie, et, grace aux
demarches du depute Joseph Girard, on erigea un pavillon destine speciale
ment a l'Ecole Menagere. Du cote interne, l'institution, qui jllsque-Ia depen
dait materiellement de ]a maison-mere, obtint son autonomie juridique par
acte d'incorporation civile. La communaute robervaloise avail de.ia son
noviciat et recrutait ses membres depuis Ie debUt.

En 1895, Mere Saint-Raphael vit 1i1 consecration de ses travaux. L'Ordre
du Merite agricole, fonde par Mercier en 1890, decemait ses prix a la
region du Saguenay a tOllS Ie:> cinq aDS, d'apres son systeme cyclique. II
en fit beneficier ce district pour la premiere fois en 1895 et attribua sa
medaille d'argent :lUx. Ursulines. Les juges n'avaient pu trouver une seule
mauvaise herbe sur leur ferme ! Le pavilion de rEcole Menagere fut inaugure
a cette occasion, Ie 2l\ septembre. Ajoutons a cela In benediction du premier
pont de Saint-Felicien, et en voila bien assez pour entrainer une grande pro
menade illinisterielle. Le ministre de l'Agriculture, Beaubien, fit remettre
la medaiJle a Mere Saint-Raphael par les mains de Mgr Lafleche, eveque
de Trois-Rivieres, Ie maire Bilodeau tut une adre~lie dans [a cour du couvent,
Thomas Chapais prononc;a un cloge des Ursulines, et tous firent Ie tour du
couvent. II y avait llne enfjlade de cures et de notables. Le pavilIon de
['Ecole Menagere, commence au printemps J894 et termine apres une
longue interruption des travaux, etait construit en bois et relie a la Maison
de pierre par un pa 'lge recouvert. Celte construction permit un meiIleur
partage des coms et la mise en vigueur d'un programme menager exdusif
sur une haute ch He. A partir de 1895, les maltresses accepterent des
qunrL-pensionnaJres. A partir de 1896, Ie ministere de I'Agriculture versa
des bourses pour les elcv pauvres et des prix aux plus meritantes.

Le gouvernen :nt prOVincial devenait done Ie pere nourricier de I'ceuvre.
Ce n'etuit pas au couvent academique comme tel que Ie ministere de
('Agriculture s'interessait, mais a l'institution d'enseignement menager scien
tifique et prat.ique. En fait, les deux allaient de pair. Les fiIles recevaient Ie
cours de ];:1'-' ordinaire, rfus llne formation a la vie domestique et agricole.
A u debut, cet enseignemcDt menRger concret ne plut pas a toutes les families,
on Ie devine bien. Si I'h::>bilant pla(,:ait sa fiUe au cOl1vent, ce n'etait pas
pour lui apprendre a f(liI.~ de la soupe, mais pour la <( faire instruire 1>. Peu
a peu, on apprit it apprecier Ie programme menager, beni par Ie gouverne
ment et· demande de toutes parts. Voici comment Mere Saint-Raphael
expose son programme <l: d'economie domestique et rurale» dans son rap
port de 1893 :

1) Toutes le.s 61eves quel qne soH leur age, sont formee.s 11 [a bonne lenue d'nn
menage, surtoul 11 I'ordre et a fa proprele. Elles seront dorenavant initiees aux prin
cipales regles de ran culin<Jire. Pour les accoulumer 11 reglcr les depenscs sur Ie revenu,
elles tiennent un compte exact de leurs depenses et de I'argent qu'elJes re~ivent; Ie
lout est soumis 11 l'approbarion de la famillc.

2) Chaque e1i:ve reprise et raccommode son Iinge, el doit savoir coudre et
Iricoler avant. d'apprendre les ouvrages de fanl<'lisie. L'OlJvroir est ouvert tous les jours



pendant au moins trois quarts d'heure pour Ies eleves qui apprennenl il carder, l
filer, l tisser. elc.

3) Toules celJes qui en sonl capable.!! ont deux l~ns hebdomadaires,' pendant
quelque temps, Sur la theorie et la pratique de tenir uoe laiterie et de fabriquer Ie
beurre et Ie fromage pour la fa mille. Viennent ensuile les notions d'agricullure, d'hor'
ticulture, d'arboriculture, la tenue d'une basse-cour, etc.

Les cours evoluecent plus tard, selon Ies aptitudes et les positions
sociales. Celles qui se destinaient a l'enseignement recevaient une formation
adaptee et obtenaient un brevet. La ferme suivait les methodes scientifiques
et ]e troupeau laitier se selectionnait d'annee en annee. En 1894, on avait
10 vaches enregistrees donnant en 12 mois 41,115 livres de lait et 1,545
livres de beurre. Les Ursulines tenaient a avoir Ies plus beaux champs de
Roberval. On decerne meme a Mere Saint-Raphael Ie titre d'agronome
regional, car il arriva que des cultivateurs vinssent la consulter.

Depuis 1890, Ie couvent avait un aum6nier attitrc : l'abbe D.-o.-R. Du
fresne, qui se fit, en arrivant, ouvrier et peintre de la chapelle, alors inachevee,
comme Ie reste de Ia maison. II fut remplace en 1892 par l'abbe Thomas
Victor Marcoux, Ie celebre «Monsieur Ie Chapelain », qui resta quarante
trois ans dans ses fonctions. Originaire de Beauport, M. Marcoux avait
conDU Ie pays assez tot, puisque, encore etudiant, il venait chez ses parents
de Roberval et de Saint-Prime. II fut vicaire du cure Lizotte de 1887 a
1889, retourna dans son diocese pour trois ans, et revint a Roberval, ou
il mourut en 1943, a 82 ans. C'ctait un homme d'une tres haute taille,
elegant, portant un leger sourire ~;ous sa casquette ou son chapeau abattu
sur Ie front. D'une ponctualite irreprochable, il cachait, camme son vieil
ami Ie cure, de so1ides qualites. U dirigea I~ musique dans la fanfare locale
et tint !'orgue a I'eglise. Les vieux paroissiens de Notre-Dame eroient encore

**
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L'influencede 1'Ecole Menagere de Roberval se repandit dans la
province de Quebec et s'etendit meme jusqu'en Europe, puisqu'on lui attribue
des initiatives similaires en France, en Belgique, en Suisse, ala meme epoque.
Le gouvernement provincial ne lui menagea pas son prestige. En 1894, la
Societe departementale d'agriculture de Rennes (France) demanda aux
Ursulines leur programme d'enseignement menager. De leur c6te, les Ursu
lines poursuivaient et atteignaient facilement un ideal de distindion et de
bon gout. Les arts et les lettres n'ctaient pas negliges. Des 1882, on enseignait
la musique et Ie dessin. Dans les familles cossues de Quebec ou d'autres
villes, parfois des Etats-Unis, i'J etait bien vu d'envoyer la jeune fille faire
un stage chez les Ursulines de Roberval, oil tout etait sante, beaute et culture
harmonieuse. Tous les visiteurs de marque que Roberval accueillait etaient
conduits au couvent. Les eleves etaient averties d'avance et il etait convenu,
dans tous Ies departements de J'Ecole Menagere, qu'on ferait de son mieux
pendant la visite, sans meme lever les yeux. Chaque fois, l'effet se produi
sait: ebahissement a la vue des fillettes toutes pimpantes qui tapent du
beurre, filent de la laine, tricotent des chaussons. On les promenait de salle
en salle: salle de couture, salle de tissage, beurrerie, cuisine; l'arome du
prochain repas leur passait au nez et i1s sortaient enchantes et surpris des
belles manieres de cette ecole unique en son genre. En 1895, Wilfrid Laurier,
de passage a Roberval, fut conduit au couvent et ne manqua pas de payer
son tribut d'hommage aux Dames Ursulines.
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entendre, apres la grand'messe, Ie Menuet en Sol de Beethoven qui reveoait
chaque dimanche sous les doigts du chapelain.

... • •
La communaute des Ursutines comprenait, en 1896, vingt-huit reli·

gieuses.

L'elan qui soulevait l'institution depuis six ans fut subitement coupe
en 1897. Fondee en 1882, elle comptait quinze ans d'existence, possedait
une grande maison de pierre, second couvent, et une deuxieme maison de
bois, troisieme construction, qui avai t remplace Ie premier couvent. La
premiere avait mis trois ans a s'elever, ]a seconde, encore toute neuve, un
an. L'une et ['autre furent supprimees en une heure. Comme la paroisse
avait passe par Ie Grand Feu, quinze ans apres sa fondation, les Ursulines
traverserent aussi leur Grand Feu, precisement quinze ans apres leur
arrivee. Proportionnellement, k feu GU couvent en 1897 fut aussi catas
trophique que Ie Grand Feu de 1870 pour la region. Sept religieuses y per
dirent la vie.

II est cinq heures et demie du matin, Ie 6 janvier 1897, fete de
l'Epiphanie. Durant cette periode des fetes surtout, les matins sont longs.
Tout Roberval dort a poings fermes. U fait encore noir, et aussi il fait
froid et il vente.

Cependant les Ursulines sont debout depuis plus d'une heure. Les
jours de fete, elles recitent Ie breviaire au chreur. Elles viennent de terminer
les premieres Heures de l'Office d l'Epiphanie et celles qui sont prepostes
au soin du sanctuaire vont preparer les ornements pour la messe. La
creche de l'Enfant-Jes s est ilrlallee a quelques pieds de l'autel, adossee
11 une fenetre. La sacristin s'affaire alltour de 1a creche pour allumer
tout ce qui s'<1ilurne, dam e ot (c dCCl)rations qui entourcnt. Ie petit Jesus.
Toute la communaute "st sortie momenlanement de la ~hapelle, moins cinq.
C'est Ie moment silencieux et libre, dans les monasteres, entre I'oraison et
la messe, ou les resolutions saintes dll malin se figent doucement.

La Credle cst ceintur6c d'une bande de ouate, et 11 quelques pouces
de distance sont dispo;)c des lampions a I'huile d'oJive. La Seeur distribue
Ie feu au laJ1Jpiol1s, et tout. . coup s'aper~oit avec stupeur que Ie feu
s'est communique, elle ne sait comment, aux abords de la creche. Elle
essaie de I'eteindre, elle se briUe, et Ie feu enserre tout Ie reposoir de Noel,
tres inflammable, court dans les draperies et les dentclIcs, remplit Ie sanc
tuaire. La s<lcr's.tine se precipite vers la cloche d'alarme, et toute Ia chapelle
est en feu,

La chapelle se trouve au second etClge (au troisieme ttage, avec Ie
rez-de-chaussee), ainsi que la procure, A J'etage superieur se trouvent les
cellules et la chambre du chapelain. Sous Ie toit (cinquieme plancher), Ie
dortoir des eleves.

L'element destructeur agit tres vite. Les vitres de la fenetre de la
creche eclatent sous l'effet de la chaleur et Ie vent s'engouffre dans Ie
brasier et Ie repand dans tonte la maison comme un soufflet de forgeron.
Le couvent est eclaire ave-e des lampes a petroIe, autant de nouveUes
semences de feu. La plupart des religicuses n'ont pas vu cela et eUes luttent
pour avoir du &ecours, pour sauver leurs seems ou quelque objet de valeur,
ou pour eteindre Ie feu,



Mere Saint-Franc;ois-<!e-Paule, demeuree a la chapelle, court au dortoir
chercber les quatre eleves restees au couvent pour les vacances des fetes.
Deux autres religieuses les font d scendre. L'abbe Marcoux, reveille par
l'alarme, sort de S1l ehambre la soutane sur Ie bras et enfonee une porte it
double serrurc pour se porter au secours de In communaute.

Il y avait quatre extincteurs chimiql1es dans Ie couvent, dont l'un
etait preeisement en arriere de [a creche. I1s ne furent d'aucun service. Deux
des religieuses qui bnl1er;::nt fment vues avec Cl:S appareils. L'abbe Marcoux
lui-meme en fit fonctionner un, mnis bien inlltjl~ ent. Jl n'y eut finalement
qu'un mot d'ordre: sauve qui pcut! Le cha elain se multiplia. II monta
chereher Mere Saint-Franc;o's-de-Paule, qui etait Depositaire, mais ne
put se rendre it la procure. En rcdescendant, j[ fit retoumer quelques
aulres Seeurs, qui s'en alhient a une mort certaine. Mere Saint-Franc;ois
de-Paule avait une nie e novice, ~ur Saint-Louis. QlIand celle-ci vit que
sa tante ne revenait pas, elk p:1ftit elJe-meme a sa recherche avec une autre
novice, Sreur Saint-Antoine, et el1es ne revinrent pas non plus.

Les voisins du couvent s'aper<furent Ies premiers de l'ineendie, ainsi
que quelques faJ Ii! es d/~ l'Anse, qui, voyant Ie viUage s'iUuminer dans Ie
bleu du matin, Sf deman-dait &i c'elait I'eoli Oll Ie couvent qui brulait. n
se forma un a tro pement et quelques cleves e'ternes conduisirent des
hommes a l'interieur. n n'y avai>t pas encore d pompe a incendie a Ro
berval, et Ie petit aqlleduc de bois ne fut re: place que les ddt\. annees
suivantes. On se pa sa d chr.IUdi~re d'eau a la chaine, on s'appliqua
surtout h prot ~ er Ies batiJll nls f! la feml' qui se trou" iellt a quelque
distance de 1<1 Maj80n dicIT, Quant a l'.Ecoh Menagere, tout en bois, elle
pretait Je Ranc a I'inccndre, et ~U 'e onS\Ima comme un tas de paille. On
avait eu Ie temps, ccpendanl, d'n ~;:ordr du rnobiJier : res troi pianos, les
rouets, les metiers, etc.. tandis qu'on n' 11 put rien faire de la Maison de
pierre.

Quelqu re!igic-u. s rallgi~ s d.ms une maison VOlsme etaient en
priere. Parmi Ie. llS$i~HUIlS, on croyait lOut S les religieuses hors d'atteinte,
et les premi res de eches ellvoyee a Chico timi ne mentionnaient meme
aucune perte de vie. Mai~ e fais..nt 1':::1' I, 00 s'ape.n;ul que sept d'entre
elles n'etaient pas sorties du feu, ~oit k quart (u personnel. C'etaient : Mere
Saint-F!an~ois-de-Pa\lle,ai i que a niece, agee dv 24 elOS, et I'autre novice,
Soeur Saint-Antoinc-de-P dOlle, a e de 22 an.; les Meres Marie-de-la
Providence, seeur d _ la Superi u. , et Sainte-Anne, qui avaient fait des
cendre les enfants du <lortolr. m e Mere Sainte-Anne etait responsable
des archives, on .:upposa gu'elle fll' h~ xi (e en tachant de les sauver ; la
sixieme victimc, Me.r~ Sa' l ,- r~ul, avait el' vue allumant une lampe, au
debut de I'ill :endie. IncoDscicnte du danger. die avait rappele au silence une
de scs Seeur - qui l'exhmtah a se Sall'lcr. En fin, Seeur Saint-Dominique, con
verse, etait m~dade, ce m. tin-la, et ard~ 't sa cellule. Quelqu'une I'avait
reveillee mais elk dut 6t a pbyxicc. Sceur Saint-Dominique, nee Marie
Louise Girard, premiere prof~sse'de Roberv;.ll, etait la fille de Leandre Gi
rard, et Mere Sainte-Anne, nee Laure Hudon, etait native d'Hebertville.

Ces sept religieuses furent pI us Oll moins victimes de leur zele. Elles
auraient pu toutes se sallvcr, car Je ises ne manquaient pas. D'apres
l'inspecteur des ed.ifices publics, 1a rnaison jouissait de toutes Ies mesures
reglementair ·S. Lc chapelain comta qu'elks n'avaient pas suffisamment
n~aJise l'imminence du danger. Plusieurs autres y seraient restees s'il ne s'etait
charge llli-meme de les aider. Mere du-Saint-Rosaire, quant a elIe, allait se
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precipiter du troisieme ctage (dans la neige), apres avoir d'abord jete ses
lunettes, quand M. Marcoux lui demand a de Ie suivre. «Sans la presence
d'esprit de ce zele aumonier, disait la Superieure de Quebec dans sa eir
culaire du 24 fevrier 1897, nous aurions eu certainement a depJorer un
plus grand nombre de pertes de vie. » Lc feu s'etait propage si vite, que,
au dire du ehapelain et de la Supcrieure, Mere Marie-de-la-Nativite, il
etait impossible de penetrer dans la batisse cinq minutes apres l'inflamma
tion.

Aux environs du sinistre, la foule eta it devenue considerable. «Et je
n'oublierai jamais, ecrit un temoin, la scene Mchirante qui se passa lorsque
M. Ie cure Lizotte revint sur les lieux et annon~a, la voix brisee de lannes,
que l'incendie avait fait sept victimes. Les femmes sanglotaient et je vis des
hommes vigoureux s'appuyer a la cloture pour ne pas defailJir de douleur
et de rage impuissante. C'etait navrant.» (146)

*
Les vingt et une religieuses qui restaient, plus mortes que vivantes, se

rassemblerenr au presbytere et firent acte de resignation. Elles se rendirent
ensuite a l'eglise, ou M. Marcoux dit 1a messe a neuf heures et leur donna
Ia communion. Le cure ne dit qu'une messe basse a dix heures et invita
les gens a secourir les survivantes et a chercher les [estes des d6funtes. Dans
['apres-midi, on alia fouiUer les decombres qui degageaient une forte cha
leur. On trouva les faibles restes de trois corps, plus tard ceux des autres,
avec quelques menus objets. Les quatre murs de pierre du couvent etaient
re~tes debout. Les assurances ne couvraient que la einquieme partie environ
dn dommage.

Les religieuses se diviserent en trois groupes: un au presbytere, les
deux autres dans des foyers prive . Les quatre eleves qui restaient au cou
vent furent re~ues chez I'aubergiste Alphonse Marcoux. Eiles retournerent
ensuite dans leurs familles, a Quebec et a Sherbrooke.

Le jour de l'Epiphanie, Mgr Labrecque etait de passage a Quebec.
Des qu'il apprit ]a nouveUe, ilia communiqua a la maison-mere. Le lende
main matin, 7 janvier. il prit Ie train pour Roberval, avec la Superieure du
vieux monastere et son assistante, leur chapc1ain, Lionel Lindsay, l'archi
teete de Ia Maison dpierre, .-X. Berlinguet, et son entrepreneur. Quand
ils furent a Roberval, Ie soir, Mgr Labrecque eut une sainte discussion avec
Ie cure Lizotte SUr les mesures a prendre. A Roberval, on craignait beaucoup
que c'en fUt fait du couvent des Ur.-ulines: Ia ruine d'une Cfuvre aussi
peniblement acquise ne presageait rien dc bon. Mais Ie cure ne voulait pas
perdre les Drsulines, ne rut-ce que pour un temps. Monseigneur voulait 1a
reintegration de Ia communaute. Le cur'~ con~ut alors de louer I'Hotel
Du Tremblay. Thomas Du Tremblay, son proprietaire, etait genereux, comme
son frere Arthur. II mit graeieusement son Cluberge a la disposition de la
communaute, n'exigeant d'eJle qu'une pension pour lui-meme au village.

Le matin du 8 janvier, Ie chapelaiu Lindsay pdt Ie train de Quebec,
ramenant onze religieuses et trois de: pensionnaires. Le train retarda son
depart d'une heure pour permettre a ces gens de faire leurs preparatifs.
I.-G. Scott, Ie gerant de la compagnie, donna toutes les marqnes de defe
rence, en offrant les passages gratuits, etc. Dne foule eurieuse attendait
les voyageuses en gare de Quebec, Ie SOiL Parmi ees onze, se trouvait Mere
Saint-Remi, qui avait une main, un bras et Ie visage bn1les.



•

Mardi, Ie 9, dans I'eglise de Roberval, l'eveque de Chicoutimi cbanta
l'absoute, apres une messe solennelle chantee par I'abbe Lizotte. Les
depouilles etaient contenues dans une biere de bois blanchi .

Les journaux des deux langues s'etaient emus en apprenant la nouvelle
et publiaient a l'envie des details plus ou moins veridiques sur I'incendie,
sous des titres comme : «Une horreur aRobervall>, «Terrible holocauste :1>,

«Epouvantable catastrophe ~, etc. L'evenement eut ses echos jusqu'en
Europe et re<;ut de fausses interpretations. D'apres un journal de Quebec,
on ne pouvait savoir comment les choses s'etaient passees parce que les
Sreurs, appartenant a un ordre rigoureux, ne pouvaient etre approchees.
Vne feuille d'outre-mer, Ie Petit Parisien, eut encore plus de sans-gene en
montrant en gravure des religieuses se debattant desesperement au milieu
des flammes derriere une fenetre grillagee.

•••
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De toutes parts arrive rent les condoleances et les secours. Mgr Lan
gevin, eveque de Saint-Boniface, y vit presqu'un (l deuil national» et une
expiation pour l'Eglise du Canada, qui rencontrait une crise de liberalisme.
Les eveques de Quebec et de Chicoutimi firent un appel a la charite. Le
Parlement provincial terminait alors sa session. Le 7 janvier, Ie depute du
Lac-Saint-Jean, Joseph Girard, interceda en Chambre, non sans donner
quelques details qui firent impression. Le ministre de l'Agriculture repondit
favorablement en faisant I'eloge de I'ceuvre des Ursulines. Le B janvier,
veille de la cloture, un comite special etudia la question avec Ie depute Girard
et on vota $5,000.00 pour la reconstruction de l'Ecole Menagere pro
vinciale.

Roberval avait deux constructions a faire en 1897 : l'ecole des Freres
et Ie couvent.

L'Hotel Du Tremblay, bati en 1894, a trois etages, restait la plus
grande maison du village apres la disparition du couvent. Les religieuses
demeurees a Roberval s'y instaUerent Ie 23 janvier. Dans I'intervaUe, dies
logeaient chez Arthur Du Tremblay et chez Ie Dr Constantin, medecin de la
communaute.

Le cure se rendit a Quebec chercher les onze autres. Une d'entre eUes
y demeura et moumt au mOls de mars. La maison-mere en fournit trois
nouvelles. Et trois semaines seulement apres la catastrophe, Ie 2 fevrier,
toutes les classes reprirent : Ie pensionnat et une classe d'externes a I'Hotel
Du Tremblay, ou la communaute avait meme sa chapelle, et deux classes
d'externes chez la veuve Eugene Roy, qui pretait gracieusement les locaux.
Tout Roberval s'empressait autour de ses Vrsulines. Deux fois par jour,
un omnibus transportait les Sreurs chez la Dame Roy et a la laiterie de leur
ferme. Les dames aPFortaient des aumones, Ie cure dirigeait les travaux de
deblaiement et preparait la reconstruction, l'archilecte I.-P. Ouellet faisait
des conditions de faveur, et Ie vieux monastere de la capitale soutenait, bien
entendu, ses missionnaires. Un marchand du village recueillit des secours
de tous ses foumisseurs, a Quebec, les employes du cbemin de fer se
cotiserent pour offrir un pecule au chapelain Marcoux, petur Ie faire sortie
de l'embarras ou I'avait mis la perte de tout ce qU'i] possedait, une ancienne
eleve, AJexina Marcoux, lan<;a une chaine de lettres qui rapporta beaucoup...
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La reconstruction commen~a au mois d'avril et se poursuivit autre
ment plus vite que les trois constructions anterieures. L'architecte conserva
les murs de la Maison de pierre, restes solides, et Ie couvent reapparut
avec trois etages au-dessus du rez-de-chaussee, une tourelle et un simple
pignon. On I'appelle encore la «Maison de pierre », elle se trouve enserree
entre les quatre corps de batisse actuels. En meme temps que sa recons
truction, on lui ajouta, precisement, du cOte nord, une premiere aile en
br.ique.

Les classes se lerminerent Ie 10 juin a l'Hotel Du Tremblay et a la
maison Roy, et avec un succes remarquable. Le 15, la communaute prit
possession du nouvel immeuble, livre en un temps record et paracheve pour
la rentree de septembre.

• • •
Ainsi ressuscitee, l'ceuvre vogua vers de nouveaux progres; agran

dissement de la ferme en 1902, construction d'une nouvelle aile en 1903,
de la chapelle en 1907, affiliation a l'Universite Laval en 1909, etc. En
1919, ne voila-t-il pas qu'un second incendie s'abat sur Ie couvent! Moins
grave que celui de 1897, il aneantit cependant toute la partie nord, qui
servait d'extemat et d'Ecole Menagere. Le relevement, pour etre moins
penible, fut beaucoup plus lent. Mais ce fut I'occasion d'acquerir une
Ecole Nonnale. Deux fois deja, en 1883 et en 1888, Ie couvent avait ete
preserve de justesse de I'incendie.

Citons, en demier lieu, ce que Ie Pere Charlevoix rapportait des
Ursulines de Quebec, en 1720. II n'y aurait qu'un mot ou deux a changer
dans ces deux paragraphes, tant l'bistoil'e du couvent de RobervaI ressemble a
celie du vieux monastere :

¢ Elles ont essuye, ecrit-il, deux incendies ; avec cela, elles ont si peu
de fonds, et les dots qu'on re~oit des filles de ce pays sont si modiques que,
des la premiere fois que leur maison fut brfilee, on pensa ales renvoyer en
France. Elles sont neanmoins venues a bout de se retablir toutes les deux
fois, et l'on acheve actuellement leur eglise.

«Elles sont proprement et commodement logees; c'est Ie fruit de la
bonne odeur qu'elles repandent dans la colonie, de leur economie, de leur
sobriete et de leur travail; elles dorent, elles brodent, toutes sont utilement
occupees, et ce qui sort de leurs mains est ordinairement d'un bon gout. »
(147)

Mais, en 1919, c'est Ie demier des incendies speclaculaires chez les
Ursulines aussi bien que dans Roberval toul entier, et l'institution, marquee
par ses origines doublement difficiles, est devenue, au fil des ans, cetle
grande maison d'education que l'on connalt, renouvelee, diversifiee, et
mere a son tour.
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Chez: Charles Lindsay
en 1900. _-.-

Un atelier de cordonnerie en 1905.
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Une Robervaloise centenaire en
1904. Mme Fran~ois Gagnon, nee
Henriette Tremblay_ Ene mourut
ill 104 ans, son mari a 100 ans.

Chez Eugene Gauthier
en 1905.
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La grande place d'affaires, d'amusements
et de confort du pays, c'est Roberval.

PIERRE BOURDON (1904)
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CHAP1TRE IX

« A CffiUR VAILLANT RIEN D'IMPOSSIBLE »

Van trois du regne d'Edouard VII, Wilfrid Lau~ier etant premier
ministre eu Canada, Joseph G' ard depute du Lac-Samt-Jean a Ottawa
et L.-P. Bilodeau maiTe du villas de Roberval, Ja ville de Roberval re~ut

son existence juridique.

On peu t fixer a 1Y15 Ie terl1ll:- ultime de la periode rose de Roberval.
Entre 1900 et 1915 s(~ situe Ie :,~. nd tableau de ~ette grande periode, qui
se divis, en effel. 11 den.- temps: Je' vingt: an du ~ village l> (J 880 a
1900, 01' plus ex. crem Ill. 1883 a 1903), lies premieres annees de la
« vilk ~> relie~ aux T"Ce( 'ute:' par une crois 'ance continue. L'age d'or
atreim son apogee ~r$ 190.. En l<.JQ el ell 1910 on remarque deux
failles, ella vin· co men I' iJ. pr -cs ;\ bours a certains points de
vue. La clemiere grande n~lIlis tion de I'a e d'or est Ie macadamisage, en
1913, et Ie dernier maire cctlc belle epoque est Arthur Du Tremblay.

Avant d- l-elllOiJt"r un ) uoe les dif(er nles avenue du progres de
notre ville, V)y fiS les circon rance~, qui en lou re-rent l'attribution de ce
titre et les premieres annL de "i~ municipal sous ce meme titre.

RobLTyaJ est d yen IJ un\:: «ville 'l> sous Ie signe de Ia controverse. En
1900, une querelie de fronli're s'eleva entre les deux municipalites, village
et paroisse. La quelltion du born:lg pendait deja depuis plusieurs annees.
La section'n iti c etait nu sud et a l'ouest du village ct en patliculier dans
les environ du ruis~eau ra. Nnrd. Le maire du village, de 1899 a 1902,
etait Ie ma' r WilJi<im-J '~pl1 Tremby, ~ malheureusement il etait inte
resse personneUcment it l':mnexioJl de terrain dernandee par Ie village.

En I 89lJ, Ie (;on~ it du vill;;:"c donna avis an conseiJ de paroisse de
Caire relever Ies lignc~ de division. Le conseil de paroisse co discuta ... Le
villag forma alors un cociite pour s'enquerir de l:es limites. Au conseil de
village, on pretendil, en 1900, que la paroh;se s'etait fait faire un cadastre
fautif, enlevanl au viJ!age au moins 38 acr . avec batisses. On demanda
une revision de ce cadastro au Commissaire des Terres.

En 190 I, les deux municipalite font ex' uter un bomage conjointe
ment et l'arpenteur Horace Dumnis n§dige J, proces-verbal. La paroisse
accepte ., bornau~. Ie village Ie refuse. Le conseil de paroisse decide alors
de ~rendre Ie", proc'dures legales pour obliger Ie village a Ie reconnaitre
aussl. Thoma:; Lek~bvre et L.-A. Langlais sont ks procureuts des deux
corporations. Le village reclame toujours !'annexion d'une zone de Ia



paroisse. Celle-ci lui repond en s'appuyant SUr sept raisons pereroptoires.
«Vous cberchez a pallier votre obstination a refuser Ie bomage admis. ~

Le debat rebondit au conseiJ d cornte, avec requetes et contre-reguetes.
Le 3 avril et Ie 12 juin 1901, Ie conseil de cornU: de Lac-5aint-Jean-Ouest
delibere. «De longs deba~s ont lieu, et Ie conseH ayant examine tous
les documents produits, entendu les intere5Ses de part et d'autre, par leurs
procureurs, et ayant miirement delibere sur Ie tout », Ie maire du village
de Roberval propose l'anncxion, Ie maire de la paroisse s'y oppose, Ie
maire du village repond qu'il faut eviter un proces, 1a motion du rowe de
1a paroisse est rejetee par la rnajorite, ceUe du maire Tremblay est adoptee
par cinq voix contre guatre... Neanmoins, la paroisse donne au village
jusgu'au 1er decembre 1901 pour accepter Ie bomage de l'arpenteur Du
mais... En janvier 1902, Ie village elit de nouveaux magistrats. Le major
Tremblay cede la mairie a Theodule Bernier, qui la cede lui-meme a
L.-P. Bilodeau un mois apres. (Le major Tremblay, marchand, puis cour
tier, vecut 11 Roberval de 1887 a 1913) .

Comme tous ceux qu'jntt~ressait Ie progres. du viUage, Bilodeau revait
de voir Roberv' I parvenir au rang d ville. 11 jugea Ie moment venu et que
seule cette erection mettInit fin au diff6rend qui risquait de s'etemiser ou
d'etre tranche par les tribuoaux.

B.-A. Scott 'tait maire plcnipotentiaire de la paroisse depuis 1893.
Le 1er decembre 1902, Bilex! au lui communiqua les demieres resolutions
de son conseil: cleman er l'incorpor . n en viUe d~s la procbaine session
du Parlement, la dite vitle dev,ot S'l'lnn er une certaine partie du terri
toire de la paroiss . Le projet de fair de Roberval une «ville J) ne deplut
pas a la vieille munici'liit ,..

Le 10 deccmbre, Ie village forma un comite pour preparer la charte
de la ville: Ie maire Bilodeau, Ie Dr Constantin et Telesphore Pilote, avec
Ie magistrat Vallee. Bilodeau fit I - demarches a Quebec, ou il comptait
des amis influents.

Sur Ie premier plan qnele village soum~t a la paroisse, celui-Ia. s'eten
dait au dela de la riviere Du TJlemhlay, jusqu'a la terre de Joseph Villeneuve,
en englobant Ie grand Hou::] Roberval et les scieries Scott. On retrancha
ensuite cette partie, pou r n re 1a borne nord it la riviere, comme aupa
ravant. Cela n'alla pas an diIficulte, evidemment. II y aurait eu avantage
pour la ville a s' nnex: cettc partie ou se trouvaient Ie grand hotel et Ie
faubourg Scott. Mais e m ire de Ia paroi 1;;, B.-A. Scott lui-meme, etait
conseiller au village.· 2 m'r 11)'03, au conseil du village siegeant devant
une assernbl6e publique, i1 fut pIie de produire ses qualifications comroe
ayant droit de fain: partie de ce conseiL Ii quitta son siege et 1'on examina
son cas. Apres quoi il fut rappde pLif les conseillers eux-memes. Scott
expliqua aloes son attitud au public. II desirait, quant a lui, que la future
ville ne depassat pa', la riviere Du Tremblay. «Trop longtemps deja,
ajouta-t-il, il y a eu lutte entre la parolsse et Ie village. Voila que s'offre
une occasion de tout regler a "amiable: c'est a nous d'en profiter. ~ n etait
d'accord, quant au reste: «Des que Roberval sera edge en ville, il pourra
obtenir du gouvemement une foule de faveurs nouveUes: un bureau de
poste, des tribunaux et mille autres c.hoses avantageuses a tous sans doute,
et a nous en particuiier.» (148)

HISTOIRE DB ROBERVAL
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Le village s'agrandit done vers l'arriere surtout (cote ouest) et la
paroisse rectut $1,750.00 en indemnite. La ville comprenait 667 acres,
comparativement a 238 environ pour l'ancien village. La ligne de division,
dans la plaine du rang B, dont la ville fait partie, fut tracee parallelement
au trait carre du Premier Rang, a 20 arpenls en bas. (Pour description
officielle des limites de la ville, voir l'Appendice B.)

La legislature siegea a Quebec du 26 fevrier au 25 avril 1903. La
If loi constituant en corporation la ville de Roberval» (3 Ed. VII, chap. 71)
fut sanctionnee saruedi Ie 15 avril, par Ie lieutenant-gouverneur Louis
Amable Jette. Elle comprenait 82 articles groupes en 17 sections. En plus
des constitutions ordinaires concernant les elections, Ie conseil, les limites,
les taxes, les reglements, etc., la charte prevoyait l'elablissement d'une
COur de recorder et son maintien a la discretion de la ville. L'artic1e 54, Ie
plus long, enumerait les genres d'etablissements et categories de personnes
taxabJes. Le droit de t3 ation s'etendait « "ur toute compagnie de naviga
tion, de chemin de fer, de tramway, d'&:lairage, de chauffage, de distribu
tion de force motrice», etc., (, sur toute compagnie d'assurance sur la
vie, contre Ie feu, les accidents, les risques de navigation l>, etc" <l: Sur tout
proprietaire ou exploiteur de bateaux a vapeur transportant des passagers
et des marchandises, moyennant retribution, entre la ville et quelque endroit
que ce soit;, etc., ~ Sur lOute agence de detectives et sur tout constable
n'etant pas sous Ie controle de la ville », etc., ~ sur tout corumen;ant, fabri
cant, manufacturier, regrattier, marchand d'occasion, marchand a com
mission l>, etc., «SUr tout colporteur et marchand ambulant, ainsi que sur
tout marchand de brie-a.-brae et autres articles sembI abIes ~, etc., « sur tout
cocher de place, voiturier, porte-bane, et autres personnes s'occupant du
transport des personnes, marchandises, efEets et produits de toutes sortes ~,

etc., <l: Sur tout marchand en detail de vin ou de liqueurs fermentees ou
enivrantes, et sur tout braslieur, distillateur, embouteilleur », etc., ¢ sur
quiconque tient des salles de billard, de jeu de quilles, de trou-madame,
des gaJeries de tir ou d'autres sports ou lieux d'amusement de quelque
nature que ce soit; sur tout proprietaire, possesseur, agent, directeur ou
occupant de theatres, de salles pUblique , de sa]]es d'exhibition, de cirques,
de menageries, d'expositions d'objets de curiosite, et sur tout musicien
ambulant et canotier;, etc., • sur tout machiniste, charpentier, entrepre
neur, menuisier, meublier, charron, ourreur, tourneur et constructeur de
bateaux ou de chaJoupes :II, etc., .. Sur tout orfevre, bijoutier, horloger, fa
bricant de monlres, forgeron et autre personne travaillant les metaux ; sur
tout ferblantier, armurier, plombier, couvreur en metal et tout poseur d'ap
pareils d'eciairage et de chauffage ou de sonnerie ou de transmission elec
trique », etc., «sur tout boulanger, piltissier, boucher, barbier, confiseur,
brossier, cardeur, jardinier, mouleur t to m lier, cordonnier, seHier, tan
nem, eorroyeur et megissier, peintre c h&timents, decorateur, et poseur
de tapisseries, mac;on, tailleur de pierr -t de mar re, pIa trier et briquetier,
tailleur, modiste, Heuriste et entrepren~ur de pompes fune-bres », etc., «sur
tout dessinateur, peintre a l'huile, port i iste, aveur, lithographe, steno
graphe, copiste, caJIigraphe, marchand de musique, piamste, orgaruste et
toute personne exerc;ant un art ou un metier », etc.

• * *
Le jour de la mise en vigueur de la charte, Ie maire Bilodeau proclama

jour de fete et de conge public Ie 1er mai suivant, qui marquait l'ouverture
de 1a premiere annee finaneiere de la ville. Cette fete fut marquee au coin
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de l'enthousiasme et de la fierte civique que la devise choisie exprimait bien:
« A creur vaillant rien d'impossible. )} En aucune autre occasion, semble-t-il,
les Robervalois ne surent mieux montrer leurs sentiments patriotiques.

Le 1er mai 1903 etait un vendredi. 11 y eut d'abord grand'messe a
J'eglise paroissiale. Le cure Paradis celebrait, avec diacre et sous-diacre, tous
revetus de nouveaux omements en drap d'or, un cadeau du conseil de vilJe.
L'eglise avait tous ses drapeaux et rautel apparaissait sous un edairage
electrique... Les six conseillers tronaient au bas chreur: Theodule Bernier,
Telesphore Pilote, Joseph Bilodeau, Alphonse Brassard, Alphonse Binet,
Jules Constantin, ainsi que Ie secretaire, Leufroid Paradis et Ie ministre des
Travaux publics, Simeon Lesage. Quand vint Ie temps du sermon, Ie cure dut
s'executer lui-meme car Ie predicateur invite etait absent. Messire Paradis
paraphrasa ce texte relatif a saint Jean-Baptiste, patron national aussi bien
que patron du Lac-Saint-Jean : «Quis putas puer iste erit ? - Que pensez
vous que sera cet enfant?» Comme jean-Baptiste eleve dans 1a sagesse et
retire au desert, ou i1 mangeait des sauLerelles et des racines, Roberva1 est
cette jeune cite elevee loin du monde que les paroiss s voisines regardent
grandir en se disant entre elles : «Qne pensez-vous que se cette ville? :& ...

Puis, dans Ie silence de rOffertoire '~Ieva la voix du l11aire, dont l'organe
vocal Ie designait autant que Ie te de sa personne a l'estime populaire.
La messe fut suivie d'un Te Deum tIes dignitaires s'en fUIent a la salle
publique voisine pour la seance inauguraJe du conseil municipal.

Le maire parla d'abord. 11 declara que la charte etait parfaite, qu'elle
reglait plusieurs questions importantes, en particulier celle du bomage en
litige avec Ia parorsse. II fit Ie bilan des derniers vingt ans, les vingt ans
ecou1es depuis l'crecLion du village en 1883. «La population du village etait
de 250 ames et celIe d'aujourd'hui est de 2,000. C'est nne augmentation de
1,750. En 1883, d'apr~s Ie recen\ement d' lors, nous voyons que 31 enfants
seulement frequentaient les ecoles du village. Aujourd'hui 270 petites filles
frequentent Ie couvent des Dames Ursulines et 250 petits gar90ns frequen
tent l'ecole des Rev. Freres Maristes. En 1883, l'evaluation de la propriete
fonciere eta;t d'environ $30,000.00; aujourd'hui eIte est de $325,000.00,
soit une augmentation de $295,000.00. En 1883, vous aviez sur Ie lac
St-Jean un seul bateau a vapeur, aujourd'hui vous en avez douze ... » (149)
Bilodeau rendit hornmage aux hommes du chemin de fer: J .-G. Scott, Elisee
Beaudet, puis au cure Lizotte, dont Ie nom ¢ restera grave en lettres d'or
dans l'histoire de Roberval », puis aux premiers colons, apres quoi il parla
des projets d'avenir. Le ministre Lesage pdt ensuite loR parole, lui qui avait
assiste d'assez pres aux progres de Ja region. Midi sonna durant son dis
cours, qui devait durer environ une heure. Alors Ie ministre, aussi fervent
chretien qu'excellent orateur, s'interrornpit et pria Monsieur Ie ~:ur6 de re
citer l'angelus. Vint Ie tour du cure Paradis 1ui-rneOle, qui parla du cure
Lizotte, son predecesseur. Enfin on enregistra diverses resolutions: la
premiere, que Ie premier acte civique du conseil a ete de faire chanter une
grand'messe pour mettre Roberval sous la protection de 1a Sainte Vierge et
pour remercier la Providence pour ]e passe et la prier pour l'avenir; la
seconde, que la ville adopte les armes du Sieur de Roberval et la devise
de Jacques Creur: <l A creur vaillant rien d'impossible»; la troisieme,
que Ie conseil rend hommage a tous les anciens magistrats du village; etc.

Pour l'apres-midi, un' programme de jeux avait ete prepare par Andre
Duhamel. Malheureusement. f: il ventait grande brise », dit Ie journal. On
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voulut essayer Ie ballon mais Ie vent l'entrainait sans cesse vers Ie lac. On
Se contenta des courses: en brouettes, avec quarts vides, a pied, etc. Le
soir, grande reception chez Monsieur Ie maire. Ce fut une fort jolie soiree,
un peu a Ia mode de Paris 1900, reunissant une societe distinguee. Com
mencee avec les Cloches de Comeville par un ensemble de trois pianistes,
une cometliste et deux violonistes, elle s'etoffait de chants, de declamations,
et non pas d'une, mais de trois operelles! Ce n'etait la que Ia partie
artistique, car deux anciens maires du village furent invites a raconter leurs
souvenirs. Le Journal Le Lac SI-Jean, que redigeail l'avocat Lefebvre,
publia un numero-souvenir. Le conseiller Alphonse Brassard avait eleve
en face de sa demeure un magnifique mai en hommage aux pionniers. Les
Ursulines avaient hisse sur leur couvent un drapeau de leur propre con
fection: une croix blanche sur fond d'azur, portant au centre les armes du
Sieur de Roberval.

'* • •
Pour composer Ie sceau de la ville, on n'avait qu'a puiser dans les

tresors de I'heritage fran9ais. Le mClire Bilodeau avait demande a son
ami Ernest Gagnon de trouver les armoiries du Sieur Jean-Fran90is de
la Rocque de Roberval, premier lieutenant general du roi au Canada, dont
Ie Bureau des Terres de la Couronne avait place Ie nom sur ce canton
cinquante ans auparavant, en souvenir de son voyage vers Ie Royaume du
Saguenay. Le 15 avril 1903, Ernest Gagnon ecrivit au maire qu'il avait
trouve les annes du Sieur de Roberval. II en fit faire Ie dessin par Georges
St-Michel, dll Ministere des Travaux publics. Pour indiquer qu'il s'agissait
d'une ville, il fit ajouter, en cimier, des creneaux a l'ecu qu'i! disait etre du
Sieur de Roberval (150).

Quant 11 la devise, comme OD n'avait pu trouver celIe de Roberval,
Ernest Gagnon suggera : «A creur vaillant den d'impossible. ') Cette vieille
devise gauloise s'appliquait a merveille a l'histoire de Roberval. Ernest Ga
gnon connaissait Roberval depuis longtemps et il Ie savait. n suggera aussi :
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tAla peine, a l'honneur 1l, inspire de Jeanne d'Arc. A Roberval on pro
posa: c:Pourquoi pas?~, t Cruce et aratro D, ¢Premier partout~. Mais
« A creur vaillant... ~ rallia tous les suffrages. Cet aphorisme est attribue
a Jacques Creur (1395 ?-1456), celebre financier et homme d'Etat plein
de merites pour la France et I'Egiise. Jadis, cette devise s'exprimait ainsi :
«A Vllillans cuers riens impossible., Vers 1420, Jacques Cceur s'etait
fait remarquer pour etre ¢ plein d'industrie et de haut engin, subtil d'en
tendement et de haut entreprendre, et de toutes choses comme bautes
fussent, sachant conduire son labeur ». n aurait eu une autre devise: ¢ En
bouche close n'entre mouche.]I (151)

• * •
t Comme Roberval est parti, ecrivait Ernest Gagnon, ce sera une

grande ville avant longtemps.» (152) C'etait Ie sentiment, ou du moins le
vreu de tous les Robervalois en 1903. La premiere ville du Lac-Saint-Jean
avait de « grandes destinees ~.

II est facile de critiquer aujourd'hui cette mentalite pour ce qu'el1e
contenait d'illusions, mais, a ce moment, les Robervalois ne pouvaient-ils
pas dire qu'ils avaient atteint I'impossible? Le chemin de fer avait trans
figure la region, et une ville existait main tenant a 190 milles de Quebec, h\
ou, cinquante ans auparavant, les trappeurs seuls penetraient et quelques
missionnaires.Pourquoi Ie progres arreterait-il sa marche? D'apres les pre
visions des hommes de 1903, Roberval serait done aujourd'hui une ville de
quelque 30,000 limes ou plus... «One des villes d'avenir de notre chere
patrie », disait encore Ernest Gagnon (153). Et Ie cure Paradis : «C'est
la sentinelle avancee du nord, 1a premiere des villes qui se developperont
par la suite dans la direction de la Baie d'Hudson., (154) II faisait iei
allusion au chemin de fer de la Baie James, dont il etait fortement question
al'epoque. C'est me{Ile une des raisons dont se rec]amerent les contribuables
dans leur requete officielle pour la charte de la ville. On entrevoyait un
redoublement de progres grace a cette entreprise quasi certaine, qui avait
a sa tete nul autre que J .-G. Scott. Et L.-P. Bilodeau disait, au cours d'un
discours, six ans plus tot: c: Appelons a nous les vailIants, les courageux,
appelons a nollS tous ceux qui n'ont pas peur des obstacles mais qui les
brisent et sortent vainqueurs des entreprises qui paraissent souvent au
commun des mortels des chimeres, des choses impossibles.» (155)

Quand Ie conseil communiqua au journal local la nouvelle que Roberval
serait c ville:t, en decembre 1902, 1e Lac St-Jean publia un editorial dont
il faut dter la majeure partie:

Cet cv~nement int~resse non seuJement les habilants de Roberval, mais la popu
lation tout entiere de notre region.

Roberval occupe une place a p'art dans notre coml~; son developpement n'esl
pas Ie simple developpement d'un Village au milieu d'une paroisse qui grandil, mais
l'agrandissemem de Roberval est la preuve des progrCs de tout Ie cornte du Lac 5t-Jean.

Roberval est Ie terminus du chemin de fer du lac 5t-Jean, el le centre de Ia
navigation du lac.

Toutes les paroisses de I'ouest ou du nord du lac SI-Jean viennent a RobervaJ
par voie de terre ou par voie du lac, M~me l'hiver, lorsque la navigation est finie,
Ie lac se recouvre d'un pont de glace et I'on y entrelient des chemins pour venir It
RobervaJ.

C'cst ainsi que les gens de P~ribonka, qui son! ~lolgn~s de plus de vingt Iieues
du terminus du chemin de fer. voient celte distance diminu~e plus que de moiti6 eo
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passant par Ie lac St·Jean. Comme consequence, Ie commerce de Roberval Ii CODS
tamment grandi; des persoDnes de tollS les corps de metiers s'y sont elablies; une
banque y fait des affaHes Oorissanles; Ic magistrat de district y a fixe sa demeure;
une imprimerie ne tardera pas 11 imprimer notre journal (156).

Mais pourquoi tout cela? Parcc que Roberval est Ie ccellr et I'arne de la region.
Parce que Roberval rel;Oit d'une main la richesse du lac 5t-Jean et la dislribue de
I'autre.

( .. ,) C'est pourquoi les habitants du lae 5t-Jean apprendronl avec plaisir
que Ie village de Roberval a besoin de pOllvoirs plus grands que ceux nccordes aux
municipalites de viUage, pour pouvoir se Lenir a In hauteur du progres que lui impose
Son etat de capitaJe du cornte du lac 5t-Jean. Roberval prospere, lous prosperent (157).

Le 31 mai 1903, la Presse, de Montreal, pUblia en premiere page un
reportage il1ustre sur Roberval, <i la Reine du Lac 5t-Jean ».

Les ressorts du progres de Roberval sont deja indiques : en elle-meme,
une paroisse qui arrive a la mesure de son expansion colonisatrice ; pour
l'ensemble de la region, un centre economique, administratif et educationnel,
Ie premier et unique centre d'une region en pleine voie d'epanouissement.
Les causes qui fireDt de Roberval un centre sont dej~ indiquees aussi: Ia
priorite dans Ie temps, la situation geographique favorable, Ie port regional,
Ie terminus de la voie ferree ... et des hommes entreprenants.

La population totale etait de 1,186 ames, y compris les sauvages de
la reserve, en 1881. En 1891, 1,823; en 1901,2,593, et 3,298 en 1903,
~ la date d'erection de Ia viUe. Durant quelques annees, Ie chiffre vade
entre 3,000 et 4,000. La courbc atteint son plus haut point vern 1907,
pour baisser ensuite et revenir Jentement au meme point vers 1930 seu
lemen!. Durant la seule annee 1902-03, 92 nouvelles families arrivent a
Roberval. Le recensement paroissial de 1903 compte 3,300 ames et 600
familles (y compris les missions de Sainte-Hedwidge et de Val Jalbert).
L'6valuation de la ville s'eleve a plus de $300,000.00; $157,250.00 pour
Ie quartier sud et $172,173.00 pour Ie quartier nord, que divise encore
la route ou rue Roberval. La nouvelle ville a 507 titres de proprietes, Ie
village n'en avait que 150 huit ans plus tot.

nest interessant de voir comment se partagent les principaux metiers
et professions dans la ville en 1903-04. On y tTouve deja plus d'une
vingtaine de marchands, 3 medecins, 3 avocats et 4 notaires ; 6 cordonniers,
8 forgerons, 30 menuisiers, 5 charrons, 4 boulangers, 3 bouchers, 3 bar
biers, 2 tailleurs, 2 orfevres, 1 buandier, et, ce qui n'est pas a negliger,
4 capitaines de bateaux et 25 charretiers. L'ancien village se reduisait a
peu pres a quatre rues: la grand'rue, Ia petite rue, la rue du lac et la
rue de /a station. La ville decoupe, en plus, six avenues, toutes habitees ;
Auger, Saint-Georges, Marcoux, Sainle-Angele, Roberval et Otis.

Durant la premiere decade du nouveau sieele, la petite ville s'endchit
de beaux monuments, qui la revetaient d'une certaine splendeur dont elle
etait fiere: la Banque en 1900, Ie couvcnt agrandi en 1904 et rallonge
d'une grande chapelle en 1909, Ie college en 1905, l'Hotel de Ville (Pa
lais de Justice) en 1909, Ie Bureau de Poste en 1911. n s'en est fallu de
peu qu'on y ajoutat une eglise : e1le perit dans la tempete soulevee par Ie
choix de son emplacement.

Le Lac St-Jean, curieux de tout, rapporte ceHe note Ie 26 juillet 1906 :
<,: Un quid am de la ville s'est plu ces jours-ci a compter 1e nombre de voi-
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lures et de personnes qui passaienl devant sa porte en une seule journee
et it a comple 425 voilures et 859 pietons. » Et ce vieux Mistassin qui n'etait
pas venu aRoberval depuis plus de quinze ans, en 1907, it avait bien raison
de se declarer emerveille en trouvant maintenant une ville pas tres loin
de la tombe de son pere Sur laquelle il aUa deposer encore une fois du
tabac et quelques menues provisions ...

Une nouvelle raison in tervint pour presser la ville a se construire un
edifice pUblic: ce fut Iil 1a condition, en efiet, pour obtenir la COUI supe
rieure a Roberval. Depuis quelques annees on presentait des demandes a la
h~gislature pour detacher Ie Lac-Saint-Jean du district judiciaire de Chi
coutimi. En 1901, Ie maire W.-J. Tremblay I'avait mentionne devan!
Sir Lomer Gouin, lors de sa visite comme ministre des Travaux pUblics.
L'inconvenient etait grand, pour les plaideurs et Ies temoins, de se rendre a
Chicoutimi, pour y attendre padois plusieurs jours. En 1904, Ie conseil de
comte alla rencontrer Ie procureur general avec son prMet, B.-A. Scott, et
Ie depute Georges Tanguay. Resu1tat: une loi (158). sanctionnee Ie
2 juin, qui etait plutot, en fait, une promesse de loi : quand la ville pourra
foumir un edifice convenable, Quebec pourra pennettre que Ia Cour supe
rieure siege a Roberval.

•...
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En 1903, quand Ie temps des discours fut passe, la magistrature muni
cipale eut fort a faire. Apres la session speciale du ler mai, les conseillers
se reunirent quinze fois jusqu'a Ia fin de I'annee. Les seances regulieres.
cependant, furent fixees au premier lundi de chaque mois. Trois conseillers
formerent Ie comite de l'aqueduc et de I'eIectricite, Jes trois aut res, ce1ui des
chemins et trottoirs. Divers reglements furt;;nt annuIes ou crees. La ville
s'engagea un homme avec un cheval et une voiture.

En 1904, la vine etait passablement endettee, a part son proces d'aque
duc en cours. Elle tenta neanmoins de subvenir aux travaux Ies plus pres
sants ; reparations des rues, qui amenaient encore des comptes de bris de
voitures, et construction d'un hotel de ville.

L'Hotei de Ville fut l'reuvre a Iaquelle L.-P. Bilodeau voulut rattacher
son nom (i1 s'agit ici de ce qui est aujourd'hui Ie Palais de Justice, et non
de I'Hotel de Ville actuel, construit en 1929 seulement). Sur Ie site du
Palais de Justice se trouvait la spacieuse maison de Ia veuve Eugene Roy.
Quand Ie cure Paradis se mit en frais de doter Roberval d'une nouvelle
eglise, en 1903, il acheta la propriete de cette dame, qui avail transporte
ses penates a peribonka. Mais Ie sort de cette eglise se joua au printemps
1905 et I'ancienne affronta seule un nouveau quart de siecle. La fabrique
ceda alors l'immeubIe et son terrain a la corporation, qui adopta la maison
comme Hotel de Ville et Palais de Justice temporaires, en 1905. C'etait Ie
troisieme Hotel de Ville de RobervaI, I'ancien presbytere ayant remplace en
1892 Ia premiere « salle publique}) de 1873. Jusqu'ici on disait «salle du
conseil », on commence alOIs, avec la maison Roy, a dire «hotel de
ville». En 1900, l'ancien presbytere avail ete ragree et ]a Cour de Magis
trat, Ie conseil de village, Ie conseil de paroisse et Ie conseil de comte y
tenaient leurs assises. Tous se transporterent, en 1905, dans la maison
Roy. Meme Ie Parlement modele siegea dans cene maison, en 1908 .
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En 1904 encore, Ie maire Bilodeau avait dernande a des amis que
becois un concours de plans d'fdifice municipal. Il l'obtint et son conseil
adopta celui de l'architecte Georges-Emile Tanguay. En attendant, la maison
Roy fut amenagee, et, comrne Ie vou\ait Ie bilJ de 1904, Ie lieutenant-gou
verneur accorda ]a Cour superieure a Roberval par proclamation du 21
octobre 1905, et en fixa les tefines du 14 au 19 des mois de mars, juillet
et novembre de chaque annee. La Com siegea pour Ja premiere fois Ie
21 janvier 1906, sous la presideoce du juge J.-A. Gagne, de Chicoutimi.
Un nouveau bill fut sanctionne a Quebec Ie 9 mars 1906 (159) pour
autoriser Ie lieutenant-gouverneur a accorder la Cour de Circuit, dans les
memes terrnes que pour la Cour superieure en 1904. L'une et l'autre
avaient juridiction sur Ie comte du Lac-Saint-Jean, bien que Ie district
judiciaire de Chicoutimi resUlt encore unique.

Un magistral de districl residait deja a Roberval depuis plusieurs
annees: Pierre D'AUleuil, qui devint depute de Charlevoix en 1904, puis
Roch·Pamphile Vall6e, jusqu'a 1915. Comme son predecesseur a Chicou
tirni, O'Brien, Ie magistrat Vallee se rendait jusque sur Ia Cote Nord du
Saint-Laurent, ou i] agissait aussi comme inspecteur d'ecoles. n faisait
sur un «frele navire », qu'il Jouait a Tadoussac, sa tournee judiciaire et
scolaire sur la Cote; il perdit un jour sa cargaison de Jivres de prix quand
son yacht fit naufrage sur la riviere Moisie. Ancien redacteur en chef au
Courrier du Canada, R.-P. Vallee avait tate de la politique et reussi a se faire
elire depute de Portneuf avec une voix de majorite en 1878. Solennel et
patriote, il est qualifie de « bon orateur regional» (J 60), et, de fait, il fut
Ie harangueur par excellence dans les fetes de la Saint-Jean-Baptiste a
Roberval. II presidait la cour, comme magistrat, dans les principales loca
lites du district. Vallee fut remplace en 1915 par Robert Bergeron, avocat
de La Malbaie.

•
En 1905, Ie conseil de ville vecut des heures diffici]es : Ie proces de

I'aqueduc s'instruisait en Cour superieure, les paroissiens etaient divises
par une querelle d'eglise, les finances fonctionnaient rna], la compagnie du
chemin de fer retardait de pousser son embranchement au quai et I'Hotel
de Ville etait toujours 1\ construire. En janvier 1906, B.-A. Scott se pre
senta seul comme candidat a la mairie, Bilodeau ayant n~signe malgre
certaines pressions. On vota a celui-ci une motion de gratitude, « pour
Ie zele et Ie devouement dont il a fait preuve durant l'exercice de ses fouc
tions, notamment dans J'organisatiou de la ville de Roberval, dans Ie regle
ment final des questions concernant notre aqueduc, la construction de nos
troltoirs, I'amelioration de nos rues, etc., etc. ~ B.-A. Scott, gai et habile
philanthrope, regna deux aus et mena la barque rondement. D forma des
comites: finances, aqueduc, voirie, police, sante, qui faisaient des rapports
regulierement, de meme qu'un inspecteur des bleuets, durant la saisou.
D lanc;a un conCOurs d'embellissement en 1906, et cette annee-Ia, Ia Saint
Jean-Baptiste fut celebree avec eclat. II ameliora et ajouta des rues et des
troUoirs. Deux cents wagons de gravier a quatre piastres Ie wagon furent
verses dans la ville, et la rue Gagne fut acceptee de William Gagne, qui
offrait gratuitement Ie terrain. 11 installa un drain sur Ie terrain du couveut
pour recueillir les egouts. En 1906 et 1907, Ies seances du conseil etaient
animees et attiraient un fort public.



En 1908, Scott se retira et Bilodeau se presenta contre l'avocat Armand
Boily. Les elections furent orageuses. Bilodeau fut 61u, peu apres il fut
victime d'une intrigue: il avait accepte la charge de percepteuc des revenus,
incompatible avec celIe de maire. II demissionna. En septembre il fut
rMlu par acclamation. n refonna les comites et en crea un pour l'Hotel
de Ville,

Le conseil de comte de Lac-Saint-Jean-Ouest offrait $10,000.00 a
la ville pour l'aider a construire cet edifice, a condition d'y avoir son Bureau
d'enregistrement et une salle pour ses sessions. La legislature provinciale
passa une troisieme 10i (161) relative a cet Hotel de Ville: la ville etait
autorlsee a- construire et a recevoir l'offre du conseil de comte. Les 12 et 13
jum 1908, un reglement municipal d'emprunt fut soumis en referendum
aux contribuables, et Ia ville demanJa des soumissions pour l'entreprise,
Ie 8 septembre, Albert Naud (de Saint-Felicien) et P.-A. Potvin signerent Ie
contrat du gros ceuVre et I'architecte J .-P. Ouellet dessina Ie plan. On se
contenta de creuser a l'automne, Les travaux se poursuivirent en 1909 et
ne se terminerent qu'en 1910. L'entreprise paraissait ecrasante pour la
corporation et des retards survinrent. Le photographe et orfevre Auguste
Roy etait proprietaire d'un terrain contigu acelui vendu par sa mere. Apres
avoir tente un achat a l'amiable, la corporation l'en expropria a l'automne
1909. Sa maison et celIe de la ville Eurent enlevees en 1910. Pour I'Hotel
de Ville, que Ie maire revait superbe, on puisait la pierre dans la carriere
Bernier (rang Saint-Dominique), ou Fran~ois Darveau extrayait Ie granit
rose, qu'on prisait beaucoup.

Les travaux etaient en cours quand Ie maire Bilodeau, immobilise par
un surcroit de travail, mourut prematur6ment, Ie 28 juillet 1909, age de
54 ans. La ville lui fit des funecailles civiques, Ie 2 aout, et suspendit les
travaux de l'Hotel de Ville. La veille, 1er aout, la benediction de la nou
velle chapelle des Ursulines avait amene un certain nombre d'etrangers a
Roberval, ce qui grossit Ie flot des sympathisants. Les Robervalois de
ployerent tout Ie faste possible et reconnurent en Leonce-P. Bilodeau leur
pere. Dans Ie cortege funebre prirent place l'Union Sainte-Cecile, les Fores
tiers Canadiens et les maires de Ia region. Le conseil enregistra une resolution
pour reconnaitre en lui ¢ l'ame dirigeante des grands travaux d'ameliorations
qui ont donne a la municipalite cet elan de prosperite que tous ses citoyens
sont heureux de constater. Toujours au premier rang, il ne comptait ni ses
fatigues ni ses peines. Son amour ardent, son patriotisme €claire pour tout
Ce qui concernait Roberval ne lui laissait aucun repos dans l'accomplisse
ment de ses devoirs. - Aussi ce conseil est-il heureux de proclamer tout Ie
merite et Ie devouement de ce magistrat integre et de reconnaitre combien
son administration a ete sage et profitable a- Ia ville de RobervaI. ~ (162)
Parmi les documents que L.-P. Bilodeau avait inseres dans la pierre an
gulaire de l'Hotel de Ville, il avait laisse une petite autobiographie ou se
Iisent ses sentiments de chretien et de citoyen devoue. «Je crois avoir ete
franc et loyal envers mes amis, cependant mes manieres un peu trap
brusques, que je me reconnais vo]ontiers, me causerent des ennuis qui me
firent beaucoup souffrir, D'une sensibilite extreme, j'avais la passion d'etre
utile ames concitoyens, ames amis, Ceux a qui je rendis Ie plus de services
me payerent d'ingratitude. J'avais sans doute la confiance entiere du public
rnais pour moi ce n'etait pas assez. II me faut la bonne et franche amitie. ( .. ,)

164 HlSTOffiE DE ROBERVAL
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Je crois en Dieu et pratique ses commandements aussi bien que ma pauvre
nature me Ie permet et je demande la grace de mourir dans les bras de
Marie et Joseph. Vous qui lirez ces lignes, etc.» (163) L.-P. Bilodeau
avait eu quatorze enfants, dont sept vecurent.

Peu de temps apres, la municipalile perdit une autre sornmite dans la
personne de Leufroid Paradis. Le conseil enregistra encore ses regrets:
«" Ses belles qualites de cceur et son ze]e pour J'avancement et Ie progres
de notre ville en faisajent un citoyen modele el un vrai patriote. Son sou
venir sera toujours present a la memoire des membres de ce conseil. 'iJ (164)
La charge de secretilire-tresorier ftlt adjugee a Adjutor Bouchard, can
lonnier.

•
Le nota ire Israel Dumais rempla~a Bilodeau comme maire, et il

mourul, lui aussi, en tonction, deux ans apres, en 1911. Apres la mort du
premier, it restait beaucoup a faire. La brouille s'elait meme introduite chez
les batisseurs de l'Hote! de Ville. « Deja, rapporte Ie Lac I-Jean du 19
aOllt, les contracteurs et sous-contracteurs se coudoient a coup Ie protets. »
Cest seulement sous Ie quatricrnc maire de Ia ville, Ie Dr Constantin, que
l'Hotel de Ville, devenu PaJais de Justice, sortit des preoccupations du
cODseil.

Le dessein du maire Bilodeau avait ete de louer aux deux gouveme
ments des locaux pour leurs services: poste, agence des ter.;:;:;s, COlli
superieure et Cour de Circuit,etc. Eo fait, on n'en attendait pas moins que
la creation d'un district judiciairv. Le corrseil adress au premier ministre
une demande en ce scns en mars 1910. La batLse devait etre livree Ie
ler mars. En avril, le·$ deux con.eils de cornte du Lac-Saint-Jean et Ie
conseiI de viUe rencontrcrent Ie c.abinet a Quebec pour hat r l'affaire. Mais
avec Ie nouveau maire, Ie Dr Constantin, il ne s'agit plus de louer des
appartements au gouvernement mai de lui vendre tout l'immeuble. Le
gouvernement accepte, a condition qu'on lui fournisse aussi une prison.

Le 5 decembre 1910, la ville confia done a Georges Marcoux Ie
contrat de construction d'unc prison attenante au Palais de Justice. One
loi (165), sanctionnee Ie 4 juin e cette annee-la, anticipait l'erection du
comte du Lac-Saint-Jean en district judiciaire par une prod mation future
du lieutenant-gouverneur et au tori it la construction \m prison de dis
trict. Celle-ei ftl! biltie en 1911, et I'annee snivante, Ie 3 .. ril par une
cinguieme loi (166), la ville uvait enfin tninsporter au go vernement la
propriete de son Hotel de Vi.lIe, qlli lui avait coute $44,000.00 et $13,000.00
aux autres municipaliLC~ du com It:-. La ville el Ie conseil de comt<~ gardaient
leurs locaux respectifs pour dix ans. C'ctait une belle pa. 'e qu'avait reussie
Ie Dr Constantin, aide du depute J.-B. Carbonneau. n reussit aussi i't imposer
la prohibition des liqueurs, et il se retira en mal 1912.

*
Arthur Du Tremblay et Georges-P. Marcotle se disputerent Ie siege.

Du Tremblay enlra, il y resta dix ans. II inaugura d'abord l'ere du macadam.
Les premieres automobiles penetraient dans la region, et, de son cote, Ie
gouvernemcnt provincial menait une campagne d'amelioration des routes.
Le mot d'ordre lance en 1913 etalt: l'annee des bonnes routes. Vne «loi
des bons chemins» I passee en 19] 2, venait en aide aux municipalites pour
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realiser leur programme de voirie. Du Tremblay envoya un de ses hommes
a Quebec pour apprendre a faire du macadam. Son homme revint mais ne
put fahe du macadam a son gOlit. 11 en engagea un autre, et, au printemps
1913, on commenc;:a Ie posage du macadam sur la rue principale. Son Hon
neur rencontrait bien des petites difficultes avec cette <t. invention ~ qui re
querait une machine-rie inusitec et representait Ie dernier cri du progres dans
la region. Elle necessitait un arrosage semi-quotidien et encourageait a la
vitesse cette autre «invention» qu'etait I'automobile, la «voiture a gazo
line~. Neanmoins, en 1914, 1a ville avail un ruban de macadam de 2.6 milles
et la paroisse, de 6 milles. En 1915, la paroisse en avait 9 milles, en 1917,
10 milles. C'est-a-dire que d'une frontiere aI'autre on pouvait passer Roberval
sur un boulevard pave.

Au Palais de Justice, Ie premier sherif, en 1912, fut Georges Levesque,
ci-devant chef de gare. n y demeura jusqu'en 1937 et y revint pour un an en
1941. Le notaire I.-Charles Lindsay avait cede sa charge de registrateur a
son fils Louis en 1905. Le nouveau grcfie du Lac-Saint-Jean fut contie au
protonotaire, ]'avocat J.-Elzear Savard, de Chicoutimi, mort en decembre
1912, remplace aIars par Achille Trembl<lY. Frere du poetisant abbe J .-Alfred
Tremblay et prix du Prince de Galles, Achille Tremblay etait un des cer
veaux les plus brill ants sortis du Seminaire de Chicoutirni. Quand il obtint
sa licence en droit, toujours premier, l'Oiseau-Mouche, petite feuiUe editee
par Ie Seminaire, disait: «Sic itur ad astra.» (~Ainsi s'en va-t-il vers les
astres ! 7> n atteignit les astres en 1918, cmporte par Ia grippe espagnole.
Son successeur fut M. Raoul Boissonneault, Ie protonotaire actue!. Parmi
les juges de la Cour supcrieurc qui succederent au juge Gagne, mentionnons
Neree Le Noblet Duplessis (167), qui presida Ie tribunal de 1918 a 1921.

Les nouveaux oHiciers civils ouvrirent leurs bureaux Ie ] 5 juiUet
1912. On avait nomme aussi un geolier (Joseph Otis) et deux huissiers. n
fut rumeur, un jour, que la prison fermerait, faute de prisonniers... Le seul
cas de pendaison qu'ait connu notre prison de district... fut annule: i1
s'agissait d'une immigree d'Alma, A.-S. GaUop, qui subit au moins quatre
proces successifs sous accusation de meurtre de son mari en ] 925.

* * *
Du cote du gouvemcment federal, Roberval obtint en 1909, grace au

depute Girard, hi construction d'un Bu u de Poste. C'est cet edifice,
construit en 1910-11, dans Ie meme gout que Ie Palais de Justice, elegant
et joli, qui fm demo1i en 1953, pour faire place a un edifice sans aspect.
Alfred Brassard aV~lil sllcccdc a Joseph Dumais comme maitre de poste au
village. Durant un certain temps, autour de 1900, il Y eut quatre bureaux
de poste a Robcrval: celui du village, un autre a l'Hotel Roberval, un
troisicme dans l'Anse et un quatrierne a I'autre extremite, sur Ie Cran. Celui
de Joseph Dumais, sur Ie bord du lac, rue Notre-Dame, eut la vie longue
et semble avoir ete Ie plus «populaire». M. Ernest Bilodeau parle, en
1904, des nombreux ~ vieux Robervalois, qui, chaque soir, a la faveur des
tenebres, se rendent encore machinalement chez M. Dumais, se frappent le
nez dans la vieille porte, et s'en revienncnt tout penauds vcrs un monde
meilleur, en meditant sur l'instabilite des choses humaines.» (168) Le
meme auteur affirme y avoir yu, un soir, <l environ» vingt-cinq fanaux et
dix batons, puisquc les vieux portaient un fanal pour s'eclairer et les jeunc5,
un baton, pour se defendre des chiens ou de je ne sais quoi.
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Le oouvent et le college s'ctaienl agrandis presque en meme temps, peu
apres l'erection de [u ville. Chez les Ursulines, on sait que la Maison de
pierre (indiquee «procure» actueUement) etait sortie de ses cendres avec
une nouvelle aile du C6l~ nord. En 1903, une aUlre aile fut commencee du
cote sud, pour servir de pensionnat. Cette aile de 95 sur 50 pieds, oon\;ue
par I'architecte Ouellet, fut b~nie Ie 5 octpbre 1904. C'cst en 1907, trois ans
apres, que fut commencee la chapelle actuelle, pour etre inauguree seule
ment Ie 2 aout 1909, par Mgr Labrecque, assisle du cure Lizotte. Son orgue
etait un cadeau du chapelain Marcoux. Couronnee par un dome, cette cha
pelle fut construite par Abel Ouellet et signee l.·P. OueUet. Les deux
annres suivantes, pilr les soins du chapelain, Ie parterre du couvent s'oma
de haies d'epinettes et d'un ange blanc. L'Ecole Menagere, de son cote, se
munit d'un poulailler en 1910, d'une serre en 1914, etc. Ene introduisit
1't~levage des abeiJles <l. la meme epoque. En 1914, plus de 300 e1f:ves fre
quentent les Ursulines, nous apprend Robert Valois, et I'Ecole Menagere
enseigne "rart culinaire, la coutnre, la coupe des vetements, la fabrication
au metier des toiles .. des flal1elles, des etoffes, des couvertes, des tapis, la
culture et Ie .iardina e. :I< (16l;) On ne souhaitait plus qu'une Ecole NormaJe.
En 1913, l'archeveque de Qu 'bee, Mgr Begin, ainsi que Mgr Labrecque
etaient v nus rend! hornma a Mere Saint-Raphael a I'occasion de ses
cinquante ans de vie religieuse.

* *
Chez les Fr', s Mari~tp·, Ie nombre des el'ves atteignait 500 en 1904.

La maison batie en 1897 fUl triplee en 1905, ave les memes constructeurs :
plan de J-P. Ouel el, ouvrtlge '\bel Ouellet et Fils. L'ancienne maison
de I'ecole modele, qlLi ab itait Ie personnel et une dasse, fut liquidec. La
nouvelI!;; Academie, inaugu Ce Ie 9 octabre 1905, passa un mauvais hiver :
!e systeOlC de chcl,uft:agc ftait a air chaud comprime. On lui substitua l'eau
durant r6te 1906. Si.. das: s prirenl place dans 1a batisse, dont la plus
avancee fOl'lnait Ie « cour, superieur lo. Ce cours superieur (7ieme et 8ieme)
donnait d oit, en deux aDS. ~ un dipl'mL: de fin d'etudes. On peut se r€crier
devant Ct. anciens grades, mais ils avaienl la solidite d'un bon COUTS com
mercial, qui a form" l'unique bagage d'une fouk d'hommes d'affaires ou
d'autres professions en lui f,tisant honneur. II y avait aussi des dipl6mflli: de
dactylographie, steOO[!f:l hi~ et t;criture commerciale.

Le gOllvernemcnl ,wait ~I; bli Hne station meteorologique au college
en 1912.

Pour l'inspection des ecoles, Ie comte du Lac-Saint-Jean fut detache du
district de Chicoutimi en 1909, el J.-Edouard Boily nomme inspecteur
regional

* *
En somme, un seu! autre grand vreu planait dans I'air, vers ce temps:

que Ie Lac-Saint-Jean devint lin diocese. Ce vceu n'etait pas encore exprime
publiqucment, mais a Roberva! on y pensait deja. Cela aurait ete l'occasion,
en parliculier, de batn une nouvelle eglise. La conflagration qui devasta Chi
coutimi en 1912. ruinant Ie Seminaire et la cathedraJe, fit reculer ces espoirs
r.emeraires.

L'anniversaile dc la ville fut fete chaque annee, au debut. En 1904,
iI fut reso)u, all conseil de ville, de faire chanter chaque annee, Ie ou vcrs Ie
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1er mai, une grand'messe d'action de graces et de demandes. On feta Ie
cinquantenaire de Ja paroisse en 1905, et de nouveau en 1906! En 1907,
on souligna encore J'anniversaire de la ville avec solennite.

La ville re~ut des lettres patentes Ie 15 juin 1904. Son sceau fut
Iegerement roodifie plus lard. Avec Ie nouveau dessin fait par Arthur et
Thomas Du Tremblay, Ie symbolisme des couleurs etait Ie suivant : J'azur ;
Ie lac et Ie ciel ; I'or: l'agriculrure; l'argent: l'indllstrie et Ie progres; Ie
rouge : l'eh~ment humain. La forme circulaire symbolisait Ie lac Saint-Jean.
Un ruban flottant elait ajoute au bas de l'encerc1ement, renfermant Ia devise:
« A creur vaillant rjen d'impossible. .l>

---~- ..----



8roet.

Excursion sur Ie "Perreault".



Un ;lteJier de forgeron-sellieT en 1905.

Au moulin Antoine Bolduc en 1905.



CHAPITRE X

PAR TERRE ET PAR EAU

C'est seulemen t vers 1900 que la colonisation fit ses demiers bonds
au nord du lac Saint-Jean et boucla Ja ceinture de paroisses dans la plaine
basse. Comme on I'a souvent remarque, Ie lac lui-meme devint acette epoque
Ie boulevard regional. Toutes les colonies du pourtour furent desservies par
les bateaux, qui ancraient a Roberval, et l'hiver un chemin de glace reliait
Roberval a peribonka. Meme les paroisses desservies par Ie chemin de fer,
au sud, Saint-Jerome, Saint-Gedeon, etc., eurent quai sur lac. Pendant ce
temps une societe de colonisation recrutait des colons pour la region. Par
terre et par eau s'accomplissait la lente invasion de la terre promise.

Apres Saint-Felicien et Nonnandin, a rouest, commen~a la colonie de
Mistassini. Un jour d'octobre 1890, Dom Antoine, abbe de la Trappe d'Oka,
accompagne du cure Lizotte, de Georges Audet, agent des terres, etc., allait
visiter Ie domaine que Ie premier ministre Mercier avait donne aux Trap
pistes, au confluent de la Mistassini et de la Mistassibi. On note alors que Ie
canot qui portait les provisions en remorque chavira et laissa les voyageurs
au poisson et au pain trempe... Deux ans apres, les trois premiers moines
de saint Bernard debarquaient au meme endroit et fondaient Mistassini.

B.-A. Scott ouvrit des chantiers sur la Mistassini et sur la Peribonka,
a cette epoque, ce qui activa la colonisation. Edouard Niquette, Ie premier
colon de Peribonka, fut aussi constructeur de bateaux et navigateur. Cette
paroisse eut son premier cure en 1904, l'abbe Abraham Villeneuve (premier
pretre natif de Roberval). La benediction de la premiere chapelle, en 1899,
y amena un groupe de personnages a bord du Phibonka, et sous une pluie
continuelle se derou]erent adresses et discours.

Plus haut, sur la meme riviere, Ie bateau avait amene, en aoGt 1898,
un groupe imposant de patriotes, les avait deposes au pied de la premiere
chute, et eux de planter une croix et de donner a la future paroisse Ie nom du
port de mer d'ou partit Champlain: Honfleur. II y eut des rejouissances
jusqu'a Honfleur, en France. Ainsi itait ne Honfleur-sur-peribonka.

Un jour de septembre 1897, Ie depute du comte, P.-V. Savard, l'inge
nieur du gouvemement, J.-C. Blais, et L.-P. Bilodeau, s'embarquent sur la
Mistassini, en s'ecriant d'aise a1a vue du quai de Roberval, ceuvre de M. Blais,
et vont debarquer a la Grande Decharge, ou une file de canots les attend:
ce sont des habitants de La Pipe. En se laissant bercer au fil de !'eau, Ie
depute Savard se met a chanter Un Canadien errant de sa voix de stentor.



n s'agit d'aller choisir Ie site du quai que Ie gouvernement veut bien cons
truire pour ceux du canton Taillon. Les colons leur designent l'endroit, I'in
genieur acquiesce, on applaudit, et comme on se trouve sous l'ombre d'un
grand cedre, une idee s'empare du groupe: on coupe, on taille, on abat, el
au bout d'une demi-heure une croix est plantee, et Ie depute trace lui-meme
ces lettres sur les bras de la croix: 111 hoc sign.o vin.ces ; puis on se decouvre
et on chante l'Ave Maris Stella: Sa/uti Etoile de to Mer! Le soir, grande
veillee de discours, de declamations et de danse dans la plus grande maison
de La Pipe. La Pipe aura son quai! Vive La Pipe! ¢ Oh ! la chere Pipe, dit
encore un chroniqueur en 1904, comme il cOlne cher d'en sortir quand une
fois on y est entre. II (170)

Et ainsi, tout Ie tour du grand lac naissaient les paroisses, une a une,
dllDS la terre promise.

Le chemin de fer Quebec-Lac Saint-Jean avait inaugure, ou du moins
avail voulu inaugurer l'immigralion massive au Lac-Saint-Jean. Hni Ie temps
des lents exiJs des familles de Charlevoix, Ie Lac-Saint-Jean etait desormais
offert en pature a tout Ie pays. Des 1887, la compagnie avait organise des
excursions a prix reduits pour les cultivat urs desireux de visiter la region ou
de s'y acheter des terres. Elle offrait des avantages a tous les agriculteurs de
bonne foi. De fait, beaucoup de ceux qu'avait atteints la renoromee du Lac
Saint-Jean prirent les premiers train express de Chambord. lis avaient sou
vent un avant-goGt peu encourageant, quand, debarquant au terminus
temporaire du petit lac Belley, ils deroandaient au premier venu ou ils
etaient rendus et s'entendaient repondre: <.: Dans la coulee des fesses.) La
compagnie realisa Ie besoin d'une agence pour aider les immigrants a se
retrouver et a se rendre sur leurs lots. D'ou I'adjonction d'un agent de colo
nisation en 1894, suivie de la creation d'une societe de colonisation en 1897.
L'annee 1894 flit bonne: nombreux immigrants, en partie des Canadiens
rapatries des Etats-Unis. L'agent de colonisation elait Rene Dupont, qui
avail Ie genie de la «propagande ».

En 1895, l'annee suivante, Dupont parcourait la province avec sa
lanterne magique et montrail au pUblic des im ges du Saguenay melees a des
images des «vieux pays D. En 1896, Ie chemin de fer amena gratuitement
1,624 personnes avec leurs effets. Le Pere Lacasse organisa une excursion
provincia/e. En 1897, quand fut fondee la Societe de ,Colonisation du Lac
Saint-Jean, il en existait deja quatre autres du genre dans la province: celles
de Quebec et de Montreal, qui avaient dirige un certain nornbre de recrues
au Lac-Saint-Jean, et celles de Shcrbrooke et de Rull. La patriote com
pagnie du chemin de fer du Lac rassembla quelques amis de la colonisation
pour mettre sur pied l'organisme d~ja en germe, avec un secretaire-propa
gandiste tout trouve: Rene Dupont. La «Societe de Colonisation et de
Rapatriement du Lac St-Jean » eut comme patron d'honneur Ie lieutenant
gouverneur de la province; comme pre i ents d'honneur Ie Pere Abbe de
Mistassini, Ie president de la compagnil.: du chemin de fer, Ie president du
Senat canadien et Ie ministre de l'Agriculture de Quebec; comme president
actif I'Ron. Fran<;ois Langelier, tresorier de la province; comme vice
presidents J .-G. Scott, Victor Chateauvert et Amedee Robitaille, depute de
Quebec-centre; comme gerant Elisee Beaudet et comme directeurs Ie depute
Jules Tessier, Thomas Chapais, m.inistre de la Colonisation, les deputes du
Lac-Saint-Jean: P.-V. Savard et Joseph Girard, Ie cure Lizotte, B.-A. Scott,

*..
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Ulric Barthe, Alexandre Hardy et Gaspard Lemoine, ces deux demiers, de
la compagnie du cbemin de fer.

En 1897, Dupont conduisit un fort contingent de Canadiens et autres
de Detroit 11 Peribonka ; c'etait presque une paroisse d'un seul coup. Quel
ques-unes de ces famiUes, qui ne portaient pas de noms canadiens, apres
s'etre baladees aux frais du gouvernement et du Chemin de fer et avoir
refuse de montrer des signes de bon vouloir, s'en retournerent dans leur
Michigan et susciterent un mouvement de contre-publicite. Le cure Lizotte,
qui visitait la mission de Peribonka regulierement, protesta contre ces
mauvais coups, qui retentissaient sur la presse, de Roberval 11 Montreal et a
Detroit. L'Affaire des colons de Detroit fit reflechir tout Ie monde et Mta
1a formation de la Societe de Colonisation, car elle n'existait pas encore
alors. Ce qui n'empecha pas d'autres « colons}) de Peribonka de retoumer
a Detroit parla suite, Ce demi-echec n'etait pas pour decourager, 6videm
ment, un agent tel que Dupont, qui reserva des lots 11 Honfleur pour des
gens du Maine en 1898...

La Societe de Colonisation enregistra cbaque annee un grand nombre
de nouveaux citoyens du Lac-Saint-Jean, comme Ie d6montrent ces chiffres
offidels :

1898: 1,322,
1899: 1,692,
1900: 1,855,
1901: 2,108.

De 1898 a 1900, plus de 1,000 personnes entrerent annuellement au
Lac-Saint-Jean sous 1es auspices de la Societe de Colonisation, et plus de
2,000 de 1901 a 1905.

A ce rythme, la Societe ne tarda pas a constater Ie besoin d'une bote1
lerie pour recevoir les nouveaux venus, Des groupes nombreux debarquaient
au terminus, a Roberval, ne sachant pas toujours ou ils seraient ·le lende
main. En 1900, avec des octrois des deux gouvemements, 1a Societe cons
truisit un refuge 11 Roberval, non loin de la gare, et un autre, plus petit, a
Peribonka, car e1le cherchait surtout a placer ses gens sur l'autre rivage du
lac, beaucoup plus neut. Connus sous Ie nom de maiso1Js des colons, l'un
et ['autre avaient un guidI' attitre: .I.-B. Carbonneau a Roberval, et a
Peribonka, Ernest Roy, Carbonneau, tutur depute du cOOlte, n'etait pas
du vulgaire fretin de fonctionnaire. Enrale d'abord dans la societe de
d6fricheurs d'Elisee Beaudet, il fut un des pionniers de Normandin; ayant
adopte Roberval ensuite comme agent des colons immigrants, il travailla
activement a la chose publjque. Les deux Maisons, a Roberval et a P6ri
bonka, etaient bien tenues et rendaient de grands services. L'agent Car
bonneau portait d'un qir martial l'uniforrne bleu marine galonne d'or ; sur
sa casquette, en gros caracteres don~s, se lisaient les mots: «Societe de
Colonisation et de Rapatriement du Lac-Saint-Jean ». En plus des compa
triotes canadiens, arrivanL bien souvent des Etats-Unis, les Maisons des
colons bebergerent nombre d'Europeens .

• •
Comme Roberval etait en meme temps Ia tete de la navigation SUr

Ie lac, il nous ·faut esquisser ici cette histoire navale, qui donne a l'epoq ue
colonisatrice de 1900 son caractere Ie plus original.
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Le canot indien resta longtemps Ie seul appareil marin sur Ie grand lac
et ses affluents. Avant rere tardive des chemins, et meme durant, Ie colon
etait canotier, loute famille un peu a I'aise avait son canot dans Ia remise
et on allaH a la messe en canot a la chapelle de l'Anse. Combien de ces
marins n'ont pas ete jetes par la houle sur la Pointe de la Traverse et forces
d'y passer un tour d'horloge !

Les premiers batiments que porterent Ies eaux du lac, a part les petits
voiliers de la Compagnie de Ia Baie d'Hudson, furent deux remorqueurs de
billots que la Compagnie Price construisit a Ia rivihe Metabetchouan; Ie
Barbeau en 1859 et Ie Pioneer en 1874. «Barbeau» fut Ie nom que nos
gens donnerent au premier des deux, petit et trapu, qui tralna des convois
de bois aIa Petite Decharge durant 'quinze ans. Le Pionnier, son successeur,
vecut Ie meme temps et disparut tragiquement dans une bourrasque qui Ie
dechira en deux sur un bane de sable, en 1890, et laissa ses treize passa
gers au secours des habitants de Saint-Jerome.

Le bornage prit de I'importance au fur et a meS\lre du developpement
de la region, et Ie canot ne pouvait assurer Ia subsistance de paroisses en
tieres. En concurrence avec les chemins, et, plus souvent, en l'absence de
chemins, Ie lac et les grandes rivieres se presentaient comme voies de com
munication, meme en hiver. D'ailleurs, la geographie particuliere de la re
gion etait peu favorable aux voies de terre: Ie tour du lac Samt-Jean est
entrecoupe de mille et un cours d'eau qui s'y deversent, et la construction
d'un pont representait une entreprise geante sur certains d'entre eux, comme
a Saint-Felicien. L'abbe Provancher avait prevu la grande navigation sur
Ie lac: «Nul doute, ecrit-il en 1.878, que, lorsque des paroisses se seront
echelonnees sur tout son pourtour, et surtout lorsqu'il aura ete mis en
communication avec Quebec par une voie ferree, des bateaux a vapeur ne
sillonnent ses eaux pour faciliter Ia communication de ses diverses parties
avec la ville qui se formera Sur ses bords au terminus du chemin, a Meta
betchouan peut-etre ou a Saint-Jerome. Si ses rives plates sont un obstacle
aux accostages, il y aura toujours moyen d'utiliser dans ce but l'entree
des rivieres. J) (171) Tout y est dans cette prediction, moins Ie lieu du
terminus et de la ville, que Roberval vola poliment a Metabetcbouan.

* *
,..

Cependant, avant meme Ia construction de ce chemin de fer de Quebec,
il y eut des essais de tentes pour I'etabIissement d'une ligne navale. Le
depute Elie St-Hilaire forma la ¢ Compagnie de Navigation du Lac St-Jean »
en 1882. Les actions furent souserites tant dans la region qu'a Quebec et a
Montreal, chez Ie secretaire de la compagnie, Ie notaire Charles Lindsay, et
Ie vapeur devait etre construit en 1883. Le port d'attache eut ete, non pas
encore Roberval, mms vraisemblablement Saint-Jerome Oll Saint-Gedeon.
Cette societe eta it composee des cures el des principaux patriotes de Ia
region, tels que I'instituteur Elzear Ouellet d'Hebertville, Alexandre Bechard,
fondateur du journal Le Saguenay, EuIoge Menard, Ie Dr Matte, Telesphore
Pilote, etc. Menard etait charge de la partie pratique. TIs obtinrent une
charte en 1883 et se reunissaient encore en 1885.

*
C'est seuJement au Chemin de fer de Quebec qu'il revint d'inaugurer

la navigation. Beemer assura la construction du premier bateau a vapeur,
avec Ie concours d'associes financiers, dont Enloge Menard, Ie constructeur.
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Au debut de l'an de grace 1888, une deputation de maires, cures et
notables du Lac-Saint-Jean rencontra les ntinistres des deux cabinets a
Quebec dans l'interet de leur navigation. lIs demanderent des quais, des
bouees, des phares au gouvernement federal, represente par Sir Hector
Langevin, ministre des Travaux publics, et au provincial, des subsides pour
Ie maintien d'un service de bateaux sur Ie lac. Sir Hector se rendit lui-meme
visiter les lieux I'ete suivant : c'etait toute une region qui implorait ses graces
en lui rendant ses bomOlages. De Roberval, un cortege etait venu Ie prendre a
HebertviUe, on avait sorti les drapeaux. au village et Ie maire Donohue lui
avait debite une jolie adresse toute tournee vers les besoins de la navigation.

Le premier caboteur, Ie Piribonka, etait specialement destine a faire
Ie service du lac Saint-Jean en correspondance avec les trains de Quebec.
Beemer, en societe avec B.-A. Scott et J.-G. Ross pour Ie moulin Scott et
avec Euloge Menard pour I'organisation du service maritime, en ctail Ie
veritable auteur. Sans attendre les sondages et les quais promis par Ie gou
vernement, iI fit construire un coffre, a quelque distance du rivage, a
Roberval, et Ie Peribonka fit son premier tour du lac Ie 25 ao(lt, avec la
fanfare de Beauport ason bordo « II est ctonnant, ecrit Ie Progres du Saguenay
(30 aout 1888), qu'i! se soit trouve des hommes assez hard is pour entre
prendre la navigation dl! lac avant qu'il n'y soit fail aucuns travaux."
Comme ranl;on de ses audace , Ie Feribonka resta en cale de radoub plusieurs
jours, a peine sorti de ses chantiers.

Durant rete et l'automne 1888, Ie Peribonka, commandc par Ie capi
tainc Georges Barras faisait en deux heures Ie voyage quotidien entre Ie
port de l'embouchure de la Metabetchouan, ou Ie rail etail deja rendu, et
Roberval, qui ne ravait pas encore. En 1889, il visitait bonnement toutes
les paroisses. Construit par un marinier de Levis, Ie Peribonka pouvail
porter 300 passagers. Long de 90 pieds, il avan<;ait sur deux roues lateraJes,
a quelque 12 milles a l'heure. Specialement con<;u pour Ie lac Saint-Jean,
sa carene ctait eJargie et plate ct il se pretait aussi bien au touage des
billols qu'a toute espe.ee de transport. En fait, il servit surtout au premier,
entre Peribonka, ct disparut en meme temps que les scieries Scott.

.... .. •
Le lUIDlstere federal de la Marine fit executer quelques sondages sur

la riviere Tikouape en 1890, d'autres sur la Mistassini et I'Ashuapmou
chonan en 1894, etc. Mais, jusqu'a 1896, la compagnie proprietaire du
moulin Scott ct du Peribonkn executa seule les principaux sondages et
balisages. Depuis 1896, Ie gO\lvernement versa des subsides pour Ie service
des bouecs.

Quant au quai, il elait attendu depuis la visite de Sir Hector en 1888.
Comme il est dit plus haUL, Be~mer avait fail construire par Euloge Menard,
pres de ('embouchure de la riviere Du Tremblay, une pile isolee a 425 pieds
du rivage du lac. En 1894, Ie meme ministere fit relier cette pile au rivage
par un abord de 25 pieds de large monte sur six piliers et une culee longue
de 50 pieds. Ces travaux couterent plus de $5,000.00. En 1895, une pile
plus large fut ajoutee a I'extrcmite avec un embarcadere en plan incline.
De plus, Ie chenal de l'entree de la riviere fut creuse el elargi ; une soixan
taine de roches en furenl extraites a la faveur du retrail des eaux qui suit
immediatement Ie degeJ. Tel que complete en 1895, au cout total de pres
de $10,000.00, Ie quai forl1lait un T de 500 pieds de longueur en bois
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d'epinette recouvert de gravier, baignant dans 8 a 19 pieds d'eau. En
1897 on construisit un hangar a la tete du quai pour servir d'entrepot.

Ailleurs, des petits quais ou debarcaderes furent jetes selon les besoins
des places: un quai de 70 pieds a Saint-Felicien en 1895-96, un autre a
Mistassini en 1896-97, un autre, de 200 pieds, a La Pipe en 1898, d'autres
a Peribonka et Saint-Methode Ja meme annee, ainsi qu'un entrepot a ce
dentier endroit. Toutes les autres paroisses riveraines eurent aussi leurs
quais ou jetees: HonfJeur, Mistouk, Saint-Gedeon, Saint-Jerome, Cham
bord, Pointe-Bleue, Saint-Prime.

C'est que Ie lac en vint a porter toute une marine marchande, a part
les bateaux de plaisance, que Beemer enrichit de deux unites: Ie petit Undine
en 1890 et Ie superbe Mistassini en 1892. C'est encore Beemer qui fut
I'auteur du second bateau marchand, Ie Colon. n en obtint Ie contrat d'ceuvre
du gouvemement provincial, avec B.-A. Scott, qui devint, lui, Ie veritable
batelier du lac Saint-Jean, et en 1894, au bout de quelques semaines, un
nouveau vapeur de 95 pieds de long sortit des chantiers de Ia Pointe Scott,
a RobervaI. Comme son nom I'indique, Ie Colon etait tout specialement
consacre au transport des colons et de leurs marchandises, du tenninus du
chemin de fer a tous les point: du rivage. Ce nouveau batiment permettait
au Peribonka de voyager davamage pour Ie transport du bois de commerce.
Fort des experiences du Peribonka, on donna au second une carene plus
apIa tie encore, pour lui permettre de p:':netrer dans les rivit:res en tout
temps; son tirant d'eau etait de 18 pouces environ. Des ses premiers batte
ments, Ie Cololl put se rendre jusqu'a Saint-Methode, sur la Tikouape. n
allait deux ou trois fois par ~emaine a Saint-Hlicien et a Mistassini et une
fois par semaine a peribonka. n re;inonta surtout Ie coors sablonneux de Ia
molle Mistassini, et la Compagnie Oyamel, de B.-A. Scott, l'attelait aux
trains de bois, a cote du Peribonka. Fait nouveau, Ie ministre de l'Agricul
ture, Louis Beaubien, garantit d'abord a Beemer une subvention annuelle
pour Ie maintien des lignes dn Colon, qui devint Ie bateau attitre de la
Societe de Colonisation.

1894 vit apparaitre aussi un autre steamer, de moindres dimensions
mais aussi «colonisateur}) que Ie Colon, sinon plus: l'Arthur, d'Edouard
Niquette. Niquette, qu'on peut regarder comme Ie fondateur du « Grand
Pari}), a sa bonne place a cote des Thomas Jamme, des Celestin Boivin, des
Franc;ois Lapierre, des Damase Boulanger et de quelques autres. Amene au
Lac-Saint-Jean en 1887 par Ie cure Labelle, it construisit Ie premier moulin
a scie sur la Peribonka, y acheta 12 lots en 1892, y mit un fermier en 1893,
s'y transporta lui-meme ensuite avec sa famille, ce qui ne l'cmp&ha pas de
construire Ie moulin a rouleaux de Roberval. n persista grace aux encoura
gements du cure Lizotte, qui trouvait un grand plaisir a aller donner Ia
mission dans sa maison a peribonka. C'est pour s'assurer les communica
tions avec Roberval qu'il construisit, a Roberval meme, Ie minuscule bateau
a vapeur auquel il donna Ie nom du premier de ses fils. Le Sabot Niquette,
comme on appelait ce vaisseau, ou Petit Arthur, suivant qu'on etait aRober
val ou a Peribonka, entra cnsuite dans les lignes regulieres des caboteurs
robervaJois, et fit, en dernier lieu, Ia navette entre Roberval et Tikouape
(Saint-Methode). Lorsque, Peribonka grandisSailt, Ie Petit Arthur fut devenu
insuffisant, en 1902, Ie meme Niquette batit, a Peribonka cette fois, un
second vapeur, plus considerable, Ie Nord. CeIui-ci fut Ie plus populaire
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et Ie plus serviable de tous les bateaux, du moins pour P€.ribonka et les
p~rojsses satellites. On n'eut tOlljours que des louanges pour son proprie
talre comme pour son '!Ipitaine, Andre Donaldson, d'abord mecanicien sur
['Arthur et qui fin it par ~c porter acquereur du Nord, en 1909, Ie radouba
et Ie piIota d'une rive a l'autre durant une nouvelle decade.

*
Cette mer interieure que les sauvages appelaient lac plat opposait a la

navigation un inconvenient presque constant: son peu de profondeur Ie
long des cotes et dans ses grandes rivieres navigables : l'Ashuapmouchouan,
la Tikouape, la Mistassini et les deux Peribonka. Ainsi les inondations
printanieres causaient un probleme, ]a navigation en causait un autre 2
!'inverse. Toujours au nom de la colonisation, on porta remede aux unes
puis a I'autre, sans que ces mesures ne donnassent satisfaction, ni pour les
unes n.i pour l'aub'e.

A la demande de Mgr Racine lui-meme, Ie gouvernement federal fit
creuser et elargir Ie chenal de la Grande Decharge et faire un releve hydro
graphique du lac, de 1881 a JR&R. Et en 1890, Horace Dumais fut autorise.
a demolir leo barrages d I" Petite Decharge. Les resultats s'en firent sentir,
naturellement, mais, t, ISS, voyant approcher l'ere de la navigation, on
commen<;a d-' faire des reclamaTions dans Ie sens contraire. Et, en 1906,
par exemple, on regrett<:iit pubii<iuement ces debouch ages nefastes pour
Ie cabotage.

Avant que se regHit Mfinitivement ce probleme bivalent de la regula.
risation des eau " Ie: navig::neu 's S'occul-'~ ,'ent de faire creuser leurs entrees
dans les ports d 10caiLcr I urs cbenaux dans les rivieres. Des travaux d'ap
proche a,vaient dLja etc accomp is quand, en 1897, Ie celebre jouroaJiste
et politicien Israel Tark viot visiler Roberval. Comme ministre des Travaux
publics dans Ie cabinet Lauder, Tarte fut un grand realisateur dans Ie
domaine maritime, et celui qui lui prescnta I'adre sC etait justement B.-A.
Scott, l'homroe aux bate' UX, maire de la paroisse et prefel de comte.
Scott 11; pria de venir au seeours des navigateurs en butte aux courants, aux
rochers, aux brumes, aux n:;cifs, aux bancs de sable, etc. M. Tarte repondit
favorablement, et Ie colonel Ie fit promener ici et Ia Rur ses bateaux. Les
resultats arriverent fannee suivante; une drague, suivie, en 1899, de deux
chalands et d'un remorqueur pour la drague,

Le bateau dragueur fut con.lfuit sur la Pointe Scott en 1898, par del'
entrepreneurs du gouvemement, $:..l coque, de 70 pieds de longueur etait de
pin et dl.' chen de Colombie. Ull cuisinette et des ehambres occupaienl la
partie <lrriere, ,(Qut comme sur un bateau ordinaire, et la drague elle-meme, a
ravant, comprenait un moteur a double eylindre, une bOllilloire el une
grande pelle mecanique, II prit Ie lac au printemps 1899. Peu de temps
apres, ses deux cbalands suivirent : deux pontons qui se relayaient pres de
la drague pour recueiUir les pelJetees d'alluvions. Le 1ancement de ces cha
lands longtemps attend us donna lieu a une ceremonie presidee par M. Do
nohue, au cours de laquelJe un monsieur tomba a l'eau en voulant saisir
une amarre pour retenir Ie premier chaland, qui partait a la derive... Un
troisieme lancement, en 1899, delivra Ie Marie-Louise, remorqueur moyen
construit par un Sorelois et d.::;line a touer Ie dragueur. 11 depassa largement
ce but, mais il 5C trouvait pr(:'~; de 1a drague quand il fallait la deplacer. Le
draguellr avait nOlll Lac Sf-Jen/?, et, pIllS officiellement P.-V. Savard, puisque
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Ie depute Savard etait reconnu comme Ie bienfaiteur de ces travaux. Quant
au Marie-Louise, il portait Ie nom de sa gracieuse marraine, Marie-Louise
Dufresne, epouse du depute Savard.

Apres quelques annees de service, Ie dragueur fut demoli et refait en
plus grandes dimensions, et il re~ut de nouveaux chalands en 1909. Les
creusages se pratiquerent d'abord et a plusieurs reprises dans Ie havre de
Roberval, puis un peu dans tous les ports, plus ou moins obstrues, dans la
Petite Peribonka, dans l'Ashuapmouchouan, dans la Tikouape, etc. Pour
remorquer Ie dragueur a de grande distance, Marie-Louise faisait appel ordi
nairement a un autre bateau, qui s'altelait avec eIJe. Le travail de la drague
etait fort irreguJier. On profitait surtout des periodes d'eaux basses. Quand
les subsides du tresor public etaient epuises, il n'y avait plus qu'a arreter.
Quand la drague fonctionnait, elle attirait les curieux sur Ie quai: ceux-ci
suivaient indefiniment les mouvements repetes de la pelle, qui allait fouiller
Ie fond de l'eau, en remontait une verge cube de boue et de cailloux et la
rejetait dans Ie ventre de I'epaisse berge, qui allait ensuite ).acher sa charge
au loin en laissant s'ouvrir ses deux panneaux. Le dragueur, cabre sur ses
trois pattes solidement piquees dans Ie fond, pouvait soulever d'enormes
roches. Ces creusages rendirent d'appreciables services, mais ils furent inutiles
en certains endroits, dans les eaux courantes, et, en general, one fois les
experiences faites, leur valeur fut discutee.

TIs contribuerent peut-etre amultiplier les bateaux. Un ou deux nouveaux
s'ajouterent chaque annee a la flotte marchande du lac, de 1898 it 1902.
En 1898, un batelet sortit de la boutique de Felix Trottier, l'Oiseau-Mouche,
qui n'accomplit pas de longs cours. Deux vaisseaux furent construits en
1900, en dehors de Roberval : Ie S1-Henri, it La Pipe, et Ie Marie-Alma, a
Mistassini. Le Sf-Henri, Guide du Colon, propriete de Ferdinand Larouche,
puis d'Alexandre Morin, vint chercher sa machinerie a Roberval en 1900
et ne fut acheve, dans 0: sa paroisse", qu'en 1902. n desservit longtemps
la paroisse de Saint-Henri ou La Pipe, ainsi que les paroisses du cote sud.
Le Marie-Alma frequenta la cote opposee, avant de remplacer Ie St·Henri
en 1912. Construit par un charpentier de Roberval, Therence Potvin, pour
Phileas et Joseph Dery, Ie Marie-Alma parcourut les trois rivieres de I'ouest,
l'Ashuapmouchouan, la Tikouape et la Mistassini, non sans s'y empetrer
souvent dans Ie sable. C'etait Ie bateau a tout faire sur les lignes Roberval
Saint-Felicien et Roberval-Mistassini via Saint-Methode, En 1901, les Trap
pistes de Mistassini seiaient 30,000 billots et Ie Marie-Alma transportait ce
bois a Roberval, ou les Peres avaient leur depot genera] chez Alphonse
Brassard.

Le meme TMrence Potvin dirigea Jes chantiers du Roberval en 1902. La
Compagnie de Pulpe de Saint-Amedee de Peribonka, qui exploitait un
mou1in au «Petit Pari» depuis un an, arma ce vaisseau pour Ie transport
de la pulpe au terminus du chemin de fer. En meme temps, Thomas Du
Tremblay, gerant de la pulperie de Saint-Amedee, faisait mettre a flot Ii cet
endroit des chalands de touage. Le Roberval etait construit partiellement
en aeier, tirait one faible epaisseur d'eau et marchait sur deux roues laterales
independantes, mues par deux engins puissants. TI etait fort et solide, char
pente pour Ie transport lourd et adapte au cours sinueux de la Petite Peri
bonka. n donna on quart de steele de service, dans tous les genres de ses
semblables, ce qui est on record.
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En 1899, un second bateau fut lanee a La Pipe, Ie Honfleur, vapeur
moyen qui ne tint pas de ligne reguliere. Louis Desbiens, de Saint-Jerome,
proprietaire du moulin de Desbiens, s'en servit eomme remorqueur et eons
truisit lui-meme Ie St-Louis en 1901, avec une coque usagee expedi6e de
Quebec. (Quand vint Ie temps d'inscrire Ie nom, a la proue, «St-Louis de
Metabetchouan ~, on n'eut pas de place pour toutes les lettres et Ie pauvre
portait seulement: SI-Louis Metabet. (On l'appela Desbiens par ailleurs.)
Jl fut confisque un jour par les inspecteurs du gouvemement charges de
visiter la flotte du lac.

n y avail done douze bateaux a vapeur, gros ou moyens, sur notre
lac, en 1903, et dix-neuf vaisseaux en tout. Jl y aunt encore Ie Pikouagami
en 1906, plus tard Ie St-Michel (de Mistassini), grand voilier qui se eon
vertit ensuite a la vapeur, et une foule de batelets. a voile, a gazoline, l\
vapeur.

La navigation (ormait un petit monde a I'interieur de la vie roberva
loise, monde revolu comme son tout. L'industrie du bois, la colonisation, Ie
ravitaillement des colonies, l'exportation des produits, la pec.he, tout se
faisait par Ie lac, les rivicres et les quais, Ie plus possible. Chaque printemps,
la flotte se reveillait, se seeouait, s'etirait, s'ebrouait, et, au depart des
g1aces, le premier equipe s'elan~ait frenetiquement : la saison etait ouverte.
Le journal annonc;ait Itl chose, bien que tout Ie monde Ie sut, et se laissait
aller a des bravos ou a des doleances, suivant la generosite du gouvernement.
Dne brise adoucie rafrakhis.sait Ja rade toute fretiIJante. « Ah! disait Ie
journal en 1906, si Ie printemps pouvait toujours durer, Roberval serait
sans contredit Ie pillS joli endroit de tout Ie comte. » (172) La phase la plus
active se plac;ait durant la crue, mais tout I'ete et J'automne Ie va-et-vient se
poursuivait, entre les moulins et les paroisses, tous accostant a Roberval,
qui garda Ie terminus du chemin de fer jusqu'en 1918. Les activites marines
dMrayaiem In chronique sm Ie journal hebdomadaire. Le 12 jujn 1902, par
exempie, on lit dans Ie Lac Sl-Jean: « Les vapeurs de MM. Larouche et
L. Desbiens travaiJlent entre Mistassini et Roberval pour Ie compte des
Peres Trappiste~. Le bnte~l1 de M. los. Dery et Ie Peribonka voyagent aussi
entre ces deux endroils pour M. B.-A. Scott. Le vapeur de M. Morin trans
porte Ie bois de MM. Potvin et Boulianne de La Pipe a St-Gedeon. Le
Mislassini a commence mardi matin sa ligne reguliere entre Roberval et
Island House a Ja Grande DCcharge.» La plupart des batiments avaient
leurs quartiers d'hiver a Roberval, les autres s'isolant a Peribonka, La Pipe
ou Mistassini. Le Roberval. demier enlre au port en 1903, dut fendre une
couche de g1acc pour atteindre ses amarres.

Les cargaisons etaient on ne peut plus heterogenes: malle, provisions,
foin, fromag~, planche. animallx, bleuets, etc. Le 12 aout 1899, la saison
des bleuets etant a peine commencee, les bateaux avaient apport€ plus de
2,000 bOltes de ce fruit a Roberval, et queUes bOltes!

Quant aux passagers, toule In population du Lac en eta it, et, peut-on
dire, tous les etrangers de passage. Le Mislassini avait la specialite du
tourisme, les autres, du plus grand au plus petit, avaient leurs voyages de
fetes, de pique-niques et de receptions. Les voyages de reconnaissance que
b Societe de Colonisation organisait pour les cultivateurs 6trangers com
prenaient ordinairement une eroisiere vers Ie nord du lac. Y avait-it une
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cloche, une croix ou un pont a benir quelque part, invariablement une
grande excursion s'annonlYait, avec des musiciens a bord quand c'etait
possible, Lorsque les mioistres, les eveques, les Delt~gues apostoliques ve
naient, on leur faisait gOtHer du lac. Mgr Labrecque faisait une partie de sa
visite pastorale en bateau. Mais les plus ferveots du lac, par gofit ou par
neccssite, etaient evidemmeot les Robervalois, les Peribonkains, les Mistas
siniens et antres... tribus. En 1906, un billet aJler-retour pour Peribonka
coutait $0.25, tandis que Ie tarif des marchandises etait de $0.05 par 100
livres.

n faudrait parler aussi des navigateurs - ¢ Oh! combien de marins,
combien de capitaines... » - mais comment pourrait-on placer iei tous leurs
noms et tous leurs exploits? Car s'il y eut une Eoule de marins d'occasion,
il y en eut aussi de profession, que Ie lac a berces et Eouettes parfois durant
toute leur vie. Et les constructeurs de batea.ux, et tous ces habitants enfin,
citoyens du grand lac qui sr:: rencontraient sur leur lac eomme les parois
siens d'une meme grande paroisse.

Les principaux postes desservis par k bateaux de Roberval furent:
a l'ouest : Saint.Prime, et surtout Saint-Felicien, sur l'Ashuapmoucbouan, et
Saint-Methode, sur la Tikonape (et la Mistassini) ; au nord: Mistassini;
vers rest: les postes des deux rivieres Peribonka: Ie «Petit Pari l> et Ie
«Grand Pari D, ou Saint-Amedee et Saint-Edouard de Peribonka, et Hon
fleur ; a l'est ; La Pipe ou Saiot-Henri de Taillon, Mistouk ou Saint-C~ur

de-Marie ct la Grand D6char ; enfin, au sud: plus occasionneUement,
Saint-Gedeon, Saint-Jerome, Dc'Sbiens ct Chambord.

Les distances de Roberval, d'apres l'itjneraire en vigueur en 1906,
etaient les suivantes :

Saint-Felicien
Mistassini
Honfleur .. . ...
Moulin de la Petite Peribonka
Grande Decharge
Saint-Gcoeon
Saint-Jerome

20 milles
46 "
33
32
36
26
21

• '" •
En 1903, les bateaux iEonctionnaient a leur compte propre. En 1904,

des octrois prov~nciaux firent reprendre des services reguliers : Ie capitaine
Joseph Dery pour Saint- elkie-n, Saint-Methode et Mistassini, le capitaine
Niquette pour Peribonka et Honfleur et Ie capitaine Joseph Morin pour
La Pipe, Saint-Ged~on et Saint-Jerome.

En 1905, I'eau s'etant maintenue a bas niveau, la navigation fut
deficiente. Les cinq lilmes priv qui tinrent la saison, avec Ie Mistassini.
Ie Nord, Ie Roberval, Ie S -H ri et Ie Marie-Alma, Eurent particuIierement
deficitaires, et la Societ' de Colonisation, sai(e de 111. chose, conlYut Ie pro;et
de former une compagnie navale. L'iotrepide secretaire, M. Dupont, se
rendit en Ontario « etudier» Ie fonctionnement des bateaux a fond plat;
il en revint « enchante ~, c'ct<1it a prevoir, et iJ fut decide d'appliquer encore
plus rigoureusement Ie system .. : de navigation a faible !irant d'eau.

Sans doute, les intentions de cetre ambitieuse compagnie etaient bonnes.
Elle vonlait en finir avec les aleas dcs bateaux prives, qui vivotaient malgre
toute la bonne volonte de leurs propridaires et pilotes. Comme organe de
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la Societe de Colonisation, Ie Lac St-Jean encourageail la nouvelle com
pagnie. «Sur Ie lac St·Jean, resumait-il, il y a trop de petites compagnies
batardes qui crevent de faim. Ce qu'il faut, c'est une seule forte et bonne
compagnie de navigation, et encore il lui faudra l'aide du gouvemement. :l>

(173) On voulait noliser Ie Mistassini, comme premier sur Ie lac, et etablir
des services reguJiers sur Ie lac el meme sur Ie Saguenay jusqu'a Riviere
du-Loup. Rene Dupont presida la premiere reunion des aclionnaires, a
I'Holel Commercial, Ie 17 janvier 1906. On y retrouvait quelques associes de
Beemer: H.-J. Lyons, elu pre.sident, J.-G. Scott, vice-president, H.-B.
Locke, el une foule d'hommes d'affaires de la region: J.-D. Guay, de
Chicoutimi, Alphonse et Thomas-Louis Marcoux, Leufroid Paradis, J.-B.
Carbonneau, Prosper Claire, elc. La «Compagnie de Navigation du Lac
St-Jean et du Sagnenay» obtint ses lett res patentes Ie 15 marS 1906, et
etablit ses quartiers dans l'ancien magasin d'Euloge Menard. Eile inaugura
son service Ie 16 mai par une excursion a I'endroit favori: Peribonka,
maintenant prolonge par Honfleur. Le redacteur du Lac Sf-Jean en etait et
il ecrivit :

Le «Mistassioi 1>, comme 11n ronquera 1. remontait majestLleusement la Peri
booka; chacuo de DOllS, tantol a babord, tt t t a tribord, regardait sikncieusement
Ie travail ferood du detricheur, lorsque run des officiers de l'equip<lge (Iesi~na a notre
attention une propre maisonnett€, en nous disant : ceci, e'est l'ecole. - J~n effet, au
meme instant tout un e~: aim d'ecoliers et d'eeolieres sorlit tic C.elle ruche ct vinl se
ranger sur Ie bord de la faJnis . it quelques envergures seUl'mCtll ou nOllS devions
passer. - Eh bien! ce simple evencment notlS ernut; la vue de cctle rangee de petits
gar~ns bien mis l de fillet ux ,eaux tabliers blanc.~ fit \'ibn:r en nous les senti
ments les plus intimes de n Ire etre. Devanl ce spectacle, nOU$ nous decouvrons,
nous saluons; Ie ~ isl~sini 11111 [lUX cchos de eeltc magnifique region Ie siffle
ment de ses puissant .. m' dlfnes. - ft oui ! salut iL wi noble ~nfant I espoir de la
Patrie. Apprends dans cetle humble ckole l'rlmour de Ion Dr \L t:t de tn race, ( ... ) 
Depechons-nous de vous dODner, comme chacun de nous se depikhait de Ie demander,
Ie nom de l'institlllrice de CeLIe ec Ie. C'esl Mademoiselle Eva Bouchard, fille de
M. Adolphe Bouchard de peribonka. - Eh bien! lorsque dans une paroisse. J'ccole
est lenue Sur un bon pied, vous eli; ,;flr d'y trouver des habitants imelligents, des
habitants progressifs, des habilanls soucieux de leurs interets. et en cffet, leIs sont
CC\lX de peribonka. (174)

La compagnie de Navigation employa d'abord Ie Misrassini et Ie Peri
bonka, fit l'acquisilion dll Marie-A {rna et du Roberval, changea son horaire
trois fois et Jan~a son bateau-type a fond plat, baptise symboliquement
Pikouagami. CeIui-ci fit son voyage d'essai a Saint-FeIicien Ie 28 juin.
n fut beni Ie 3 jllillet par Ie cure Paradis, it !'issue d'un banquet preside
par Ie mini tre d~ la Colonisation, J.-B. Prevost. La ville avait fait faire Ie
menage du quai, fort enoombre ; Ie !nair Scott fit les honneurs de la fete
et les deputes tIs jOllrnalistes s'attablen::nt a J'H6te[ Roberval pendant
qu'un orchestre jouait La MarseillLlfse.

Le Pikouagallli restera Ie plus f<lmeux de tOllS nos caboteurs. Les gens
lui decernerent tln nom IRpidaire: In « Barouette », parce qu'il rappelait
line brouette ,nr ~ wn arricre-train carre et son unique roue qui battait une
largcur d' u de 8 picds. It timit moins de 20 pOlIces d'eau, avec sa quille
effacee. L!~s moindrc'S ve . etaient done une menace pour ce bloc sans
prise, qui Sf; la' '~ait pous r de tous cotes. II entra a reculons dans le port
de Roberval plus d'une foi~. La compagnie navale avait vone la Barouetfe
aux rivieres basses de l'ollest.

La brave Barouelte essuya bien des accidents dans ces rivieres. Elle
frappe un rocher et s'ecorche sur J'Ashuapmouchouan des sa premiere saison.



Meme Ie petit Nord, Ie populaire traversier de Peribonka, fut ('objet de
plaintes parce qu'iJ etait de trop faible tonnage. Un agriculteur fran~ais de
Peribonka ecrivait sur Ie Lac Sf-Jean: «11 devient inendurable de traverser
un lac aussi exceptionneUement dur sur un bateau aussi peu confortable, ou
souvent 1'0n ne peut trouver place que juche sur Ie haut d'une pile de
planches ou de bOlles de bleuets. C'est impraticable pour des dames, et bien
des hommes traverseraient plus frequemment, plus volontiers, s'ils n'avaient
a reculer devant Ie risque d'une semblable agonie.}) Ie meme parIait d'un
chemin de fer electriquc pouvant relier Peribonka a Mistassini «ou d'lln
train Renard desservant une distance plus grande encore ». Et, desirant
mettre un peu de rationalite dans cette drole de marine, Ie Fran~ais dit
encore: « Si ron rencontre un peu partout de vagues projets dans l'air
peribonkain, aucun echange serieux de vues, aucune etude tant soit peu
approfondie n'ont encore ete entrepris. C'est cet ensemble de velleites pas
sives qu'il importe d'eclairer et de grouper.» (176)

Le meme cycle de haut el de bas revenait, MIas, a chaque saison. Lac
et rivieres, gonfJes au mois de juin, se contractaient lentement, jusqu'a
paralyser la navigation, pour remonter un peu a l'automne, s'approchant
pour un adieu avant de disparaitre sous la glace. Au mois d'aout, la greve
se decouvrait parfois jusqu'a un mille du bord, a Roberval. De la Pointe de
la Traverse on pouvail paSi>cr a gue sur !'lIe Dumais. Quand ce meme lac
s'agilait sous Ie vent, les marins pouvaient s'attendre a tout. Enfin, ses
ecueils de roche et de sable, a l'estuaire des rivieres, ses lagunes, ses bas
fonds emprisonnaient souvent les bateaux. Petite mer capricieuse, au relief

Elle se surcharge, un jour, a Mistassini, en 1908, en prenant plusieurs
centaines de boites de bleuets en sus de sa cargaison nonnale. EUe echoue
sur un bane de sable en descendant la riviere ; ses hommes n'ont pas Ie
choix : sur un canot et une chaloupe, ils transportent Ie fret a terre, a com
mencer par les bleuets, qui recouvrent tout, dans la cale, dans les cabines,
sur Ie pont. En fouiLlant Ie sable, la Barouelle parvient a se remettre a flot,
et, chargee de nouveau, eUe continue tout bonnement vers Ie lac. Mais la
lame y est trop violente, et Ie caboteur retourne dans la riviere. Il y ecboue
une seconde fois ... et repart Ie lendemain. La meme annee, la Barouette
frappe un ecueil sur I'Ashuapmouchouan et fait nauirage. En 1909, eUe est
Mfoncee par un tronc d'arbre al'entree de la Mistassini, chargee de 400 sacs
de farine; Ie capitaine Lindsay boucbe Ie trou avec un de ces sacs et
decharge Ie reste en attendant qu'elle soit remorquee. On s'etonne que Ie
Pikouagami n'ait jamais cause d'accident mortel, comme la generalite de Ia
flotte, d'ailleurs. Bref, il eut une carriere pleine d'aventures, servant aussi
bien au transport lourd qu'aux jolies excursions, et fut converti finalement
en remorqueur pour Ie moulin McLaren, a Pointe-Bleue.

Quant a Ia compagnie qui I'avait construite, eUe ne vecut pas deux
ans. Malgre ses affiliations au ministere de la Colonisation et a la compagnie
du chemin de fer, eUe abandonna ses operations discretement en 1907,
accusee d'avoir failli a ses engagements. Les plaignants etaient eux-memes
des navigateurs qui se trouvaient leses, victimes du monopole que cette
compagnie. avait forcement etabli. Une enquete legale fut instituee, et Ie
journal robervalois tira les conclusions: «Aucune compagnie de navigation
ne pouna donner un service satisfaisant tant que Ie probleme de l'eclusage
de la Decharge n'aura pas ete resoIu. l) (175)
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insaisissable, «elle s'etale, dit Arthur Buies, avec une negligence d6dai
gneuse Sur un fond sans cesse mouvant, elargissant ou retrecissant ses
limites suivant les saisons, s'elevant ou s'abaissant par les accumulations
repetees de sable et de terre vegetale que lui apportent ses tributaires. » (177)

Les navigateurs ne pouvaient suivre un horaire tres fixe. Quand Ie
journal affichait les horaires des bateaux, il ne manquait pas d'ajouter: «Le
temps et les circonstaoces Ie permettant », ou encore: «Sujet ;\ chan
gement », etc.

• •
Comme Roberval eta it Ie port d'attache, son havre et son quai etaient

les premiers beneficiaires des argents du gouvernement. La Pointe Scott
avail ses quais, en plus, pour la reception du bois, comme sa voie ferree.
Le quai de l'estuaire de la riviere Du Tremblay, au village, c'etait Ie «quai
du gouvernement ». It ne cessa de se transformer, depuis Ie caisson d'Euloge
Menard de 1888 jusqu'a l'avenue proprette et silencieuse d'aujourd'hui.

II venait d'etre agrandi a sa tete, au printemps 1898, quand, en juillet
1899, il passa au feu avec Ie Mistassini, amarre au bordo B.-A. Scott mit
alors ses quais a la disposition des caboteurs et Ie gouvemement federal
fut poe de tout recommencer, ce qui fut fait en 1900, sous la direction
de Therence Potvin: Ie quai eut encore 500 pieds de long, avec 30 pieds
de large et 23 de haut ; une petite salle d'attente et un hangar furent eriges
en meme temps. En 1902, Ie quai fut elargi ; durant les annees suivantes,
d'autres ouvrages furent executes jusqu'a ce que Ie Chemin de fer y amenat
enfin, en 1906, une ligne branchee sur sa voie principale. Cette ligne etait
demandee par la Compagnie de Pulpe de Peribonka depuis 1902. D'autres
ameliorations suivirent, jusqu'en 1909.

En 1906, la ville fit poser la lumiere electrique sur Ie quai. a. Le soir,
lit-on dans Ie journal local, apres une bonne journee de labeur, nos bons
citoyens de Roberval aiment a aHer respirer un peu Ie bon air sur Ie quai,
jouir du beau panorama qui s'oEfre a leurs regards, c'est un bel endroit de
promenade. Eh bien! Ie tmfic s'en est empare; Ie quai est encombre de
toutes sortes de marchandises. " (178) 0 antagonisme entre l'esthetique et Ie
pralique! Mais, en 1913, comme Ie voulait Ie journal, Ie gouvernement
nomma un agent pour l'entrelien du quai: surveilJance et perception des
droits de quaiage. En I'espace d'une semaine Ie collecleur recueillit environ
$10.00 pour les 52,133 livres de fromage qui y passerenl. En 1919, la
Chambre de Commerce du Saguenay demanda I'abolition de ces droits pour
les produits agricoles.

Le quai sllbit de nouvelles transfomlalions apres les raz de man~e de
1926 et 1928. II fut reconstruit sm un plan superieur apres Ie rehaussement
definitif du niveau du lae et la ville demanda au gouvemement de lui
ajouter, Sur un plan plus bas, un debarcadcre approprie aux petites embar
cations, «attendu qu'il impOl1e de favoriser l'acces au quai aux embar
cations utilisees soit pour la peche, soit pour des fins sportives, aeronau
tiques ou touristiques.» (179) Enfin, Ie quai subit ses dernieres transfor
mations en 1952, prolongeant magnifiquement la rue Menard .

• *
Apres la chute de la Compagnie de Navigation, la Barouette etait restee

la propriete du Chemin de fer. Eile fut radoubee et rnun.ie d'un troisierne



La Societe de Colonisation et de Rapatriement du Lac-Saint-Jean vecut
dix ans. Avec son dynamique recruteur, Rene Dupont, son journal, Ie Lac
St-Jean. son annuaire, ses deux MaisoDs des colons, ses agences a Quebec,

gouvemail en1908.etle capitaine Georges Lindsay l'acheta en 1909. Les
deux aines, Ie Colon et Ie Peribonka, Ie lourd R I;Jber val, Ie petit Nord, Ie
Marie-Alma, Ie petit Arthur continuerent de croiser Ie lac, Ie Roberval
transportant les ballots de pulpe du moulin de Saint-Amedee, la Baroue/le
chargeant du foin, du bois, de la pierre, etc. C'est la ligne de Peribonka qui
fut la plus constante et la plus durable. Le ministere de la Colonisation
donnait encore des subventions aux navigateurs sur recommandation de
la Chambre de Commerce du Saguenay. Illes retira en 1918.

Le Nord restait pratiquement Ie seul traversier a ce moment. Mais,
devenu « presque hors d'usage, etant vieux et trop petit» (180), Ie capitaine
Andre Donaldson ne voulut pas Ie mettre au rancart sans lui en substituer
un autre. Appuye par Ie conseil de ville, il demanda I'aide du ministere de la
Colonisation, qui en assura meme Ie service pour cinq ans. Ce fut Ie
Perreault, du nom du ministre de la Colonisation, Joseph-Edouard Perreault.
n fut beni par Ie cure de Peribonb et lance 1e 3 aout 1920 a Roberval, avec
grande pompe, «sous les applauclissements repetes de la foule », precise Ie
journal ( 181). Le vapeur Perreault resta la principale vedette jusqu'a 1925,
faisant convenablement Ie trait d'union enlre ['age d'or de notre marine ou
l'epoque du terminus de Roberval et celie qui suivit. Car la navigation
avait passe son beau temps en 1915, plus precisement en 1918, date du
transfert du terminus du chern.in de fer. En 1914, il y avait encore cinq
\ignes navales :

Pikollagaml (capitaine Georges Lindsay): Saint-Felicien;
Arthur (capilaine Henri Milot): Saint-Methode, Albanel;
Marie-Alma (capitaine Joseph Dery): MiSl'assioi;
Nord (capitaine Andre Donaldson): Peribonka, Honfleur;
St·Hellri (capitaine Alex. Morin): Saint-Cceur-de-Marie, Saint-Gedeon, Saint·

Jerome.

Quant aux autres bateaux moins connus, plus ephemeres ou de plus
faible tonnage, ou bateaux de plaisance, etc., la liste complete en serait fort
longue. Nomrnons toutefois : Ie Ripple, Ie Minouche i, puis Ie Minouche II,
de Simon Cimon, qui fut dt:s plus actds, la Tarasque, superbe yacht du Fran
~ais Broet, brill6 dans une explosion en 1906 et remplace par le Bolide,
le Jeanne d'Arc, joli traversier de rOrphelinat de Vauvert, a Peribonka, Ie
Ouananiche de P.-A. Normand, la Florence de T.-L. Marcoux, I'Eva, Ie
Sl-Joseph, Ie A la Volonte de Dieu, Ie St-Elme, Ie Ste-Cecile, I'Evelyn, Ie
Roger Bacon, I'isle-Maligne, de l'epoque de Duke-Price, l'Ashuapmouchouan,
sorte de moulin a scie flottant, Ie Normandin, qui devint Ie Loup-Marin, une
fois terrnine, Ie Gertrude, l'Edna, la Gerardine, etc., etc., et Ie pionnier de
tous, Ie Stella Maris d'Euloge Menard.

Le Coosie et les deux gros remorqueurs qui ornent aujourd'hui Ie quai
de Roberval, Ie William Price, lance en 1925 aPointe-Bleue, et Ie Hugh Jones.
lance a Roberval en 1947, nes de l'activite industrielle modeme, laissent
loin derriere eux les anciens bateaux a tout faire, construits en bois,
radant Ie fond des rivieres et allant de quai en quai avec leurs bOltes de
provisions, leurs sacs de farine, leurs bOlles de foin et leurs frustes passagers
debout Sur les ponts ou assis sur la toiture des cabines.
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en Nouvelie-Angleterre et en Europe, ses membres de plus en plus nom
breux et la protection de la Compagnie du chemin de fer, cette societe
accomplit une ceuvre imposante.

Elle ne menageait pas Ia pubhcite, par la parole et l'imprime, et par les
voyages de reconnaissance. L'organe oHiciel de la Societe, qu'elle repan
dait un peu partout, etait Le Colon du L"c Sl-Jean, de 1900 a 1902, puis
Le Lac Sl-Jean, fonde en decembre 1902 : les deux meilleurs hebdomadaires
de Roberval. Mais eUe publiait apeu pres chaque annee une brochure illustree
sur la region ou Ie rapport de ses activiles. Le gouvemement avait deja publie
anterieurement quelques Guides du Colon, ainsi que la Compagnie du Chernin
de fer Quebec-Lac St-Jean. Ces imprimes etaient rediges habilement, con
tenaient toutes sories de renseignements et monlraient des scenes cham
petres, des edifices de RobervaI, etc. 115 etaient forcement mensongers.
On y affichait, par exemple, une lisle de colons « prosperes» avec la valeur
de leur exploitation: tant de mille dollars, qui n'etaient que la richesse con
ditionnelle de leur travail. L'annonce qu'on lisait partout etait ainsi for
mulee: «La region du Lac SI·lean. - 20,000,000 d'acres d'excellentes
terres a ble a 20 centins racre. - Un pays abondant en bon bois et en
excellente eau. - Un pays pour les industries de toutes sartes... - Beau
cIimat et communications faciles. D Singulier cadre pour Maria Chapde
laine! Ces vingt millions d'acres sont I'etendue approximative du bassin
hydrographique du lac, alars que son territoire cultivable n'en comprend
qu'un million et demi environ (182). Bref, notre Societe repandait une
image fortement embe1lie de la terre promise.

Eile organisait aussi des visites agricoles. Le Chemin de fer reduisait
ses tarifs, les excursions etaient patronnees par des membres du cIerge et
du gouvemement et des centaines de cultivateurs et de delegues de pa
roisses etaient re~us a Roberval et amenes en differents endroits du Lac.
Plusieurs grandes excursions eurent lieu chaque annee, de 1897 a 1906.
n y en eut onze en 1899 seulemenl. Souvent, des ministres se joignaient
aux cultivateurs. En 1901, I'Hon. Lomer Gouin, comme ministre de la
Colonisation, renouvela Ie triomphal voyage de son beau-pere, Honon~

Mercier. Les ovations furent extraordinaires. En train, en voiture, a pied,
en canot, en bateau, environ vingt-cinq deputes, ministres, maires et jour
nalistes accomplirent Ie periple jusqu'f\ Peribonka, ainsi que trois chroni
queuses tres rococo, Madeleine, Colombine et GactQne, qui produisirent trois
causeries litterairement ornees sur leurs impressions du Lac-Saint-Jean.

Comme agent de colonisation ideal, Ie Pere Zacharie Lacasse preconi
sait un pretre, et Monsieur Dupont se trouva a lui donner cent fois raison.
Le bon Pere Oblat connaissait bien Ie colon, lui, et la vie qu'il menait, et
il en parlait bien. Grand voyageur et causeur, il etait agent de colonisation
malgre lui. «Mes bons Canadiens, commenc;ait-il, comme vous etes tous
de bons garc;ons, du moins quand vous dormez, 9a me fait plaisir de vous
rencontrer. Je viens vous parler sans cere-monie et vous demander vOlre avis
sur une affaire bien importante.» Sa Mine produisanl ['or et ['argent etait
divisee en trois «veillees », chacune se subdivisant en « pipees », puis en
« touches ~.

La Societe de Colonisation, du reste, avail un reseau d'agences tres
etendu: un agent dans chaque paraisse du Saguenay, dans les principales
villes franco-americaines, et des agences ext6rieures a Paris, en Belgique,
Hollande, Suede, Finlande, Angleterre, Ecosse... Dupont multipliait les
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voyages en Europe. En 1903, c'est Ie cure Lizotte qui fut delegue par la
Societe en Europe. En 1900, sur les 1,855 entrees au Lac-Saint-Jean que
la Societe enregistrait, it y avait 932 rapatries des Btats-Unis, 87 Francais,
11 Belges et 8 Italiens et Scandinaves. En 1901, si les rapports disent vrai,
il entra 1,013 rapatries des Etats voisins, 152 Francais, dont 86 de Paris, et
35 Belges. En 1903, 1,114 des Etats, 31 d'Ontario, 9 du Nouveau-Brun
swick, 14 de la Nouvelle-Ecosse, 189 de France, 64 de Belgique, 48 de
Finlande, 57 de Norvege, 46 d'Angleterre, 73 de Suede, 15 d'Allemagne,
11 du Danemark, 3 d'Autriche, 7 de Russie et 4 d'Australie. En 1905,
980 des Etats-Dnis, 164 de France, 85 de Belgique, 36 d'Angleterre, 18
d'Allemagne, 14 d'Italie et 12 de Hollande. Dne deh~gation de Doukho
bors debarqua un jour a Roberval pour aUer visiter Ie nord du lac avec
Dupont, dans l'intention d'y etablir une colonie de leurs sectaires ; Ie journal
les pourchassa de son mieux, It ces especes de Doukhobors :1> ... (183)

Depuis la fondation de la Societe jusqu'en 1905, Ie nombre de ses
membres ne cessa non plus d'augmenter. Elle en comptait environ 700 en
1901, c'est-a-dire 700 bienfaiteurs, dont 60 a Roberval. Elle en compta
jusqu'a 1,500. Ses fonds provenaient surtout des deux gouvernements. La
Compagnie du chemin de fer 6tait tres genereuse dans les avantages qu'elle
offrait aux voyageurs bona fide. Durant quelques annees, la Societe de
Colonisation et de Rapatriement du Lac-Saint-Jean fut la plus active de
toutes les societes de ce genre. L'assemblee generale annueUe, a Quebec,
prenait l'allure d'un grand ralliement patriotique. La mystique du Lac
Saint-Jean, terre promise, jeta glorieusement ses demiers feux avec eIle,
dans les annees 1900.

Incontestablement, est-il necessaire de l'ajouter, cette societe fut tres
utile, en ramenant au pays, en particulier, nombre de Canadiens disperses
en Nouvelle-Angleterre. Elle connut des succes et des revers. Un certain
pourcentage des «nouveaux colons 1> rebroussaient chemin, desabuses, et
faisaient entendre un son de cloche bien different de celui des zelateurs
officiels. L'affaire des colons de Detroit se repeta. Le rat des villes ne se
convertissait pas toujours en rat des champs. Dn jour, Ie brave journal
Le Lac Sf-Jean sursauta en entendant ces paroles, recueillies sur les levres
d'un pretre parlant du haut de la chaire dans une ville du Maine: « Moi
qui. suis parti du Canada depuis trois annees seulement, je n'ai jamais en
tendu parler de mines d'or et de prosperite comme certains messieurs sont
venus Ie faire voir dernierement. Si vous avez des economies, n'a1lez pas
les depenser dans les souches du Lac-St-Jean.» (184)

,.. ,.. >I<

En 1906, la Societe de Colonisation, qui avait sans doute quelques
petits peches sur la conscience, fut vaincue par la zizanie. Le depute Girard
refusa I'octroi de $5,000.00 que Ie gouvernement lui accordait chaque
annee. n prit la peine de demander a chaque cure Ie nombre des nouveaux
colons qui etaient restes. En fait, la Societe branlait dans Ie manche depuis
deux ans, soil depuis les elections de 1904. La double election, federale et
provinciale, cette annee-Ia, avait fait triompher les partisans du depute
Girard, excepte it Roberval, ou ceux-ci etaient en minorite. Les rancunes
politiques s'infiltrerent parmi les officiers de la Societe de Colonisation et
ce fut un brouillamini inextricable entre la Societe de Colonisation, la Com
pagnie de Navigation, la Compagnie du Chemin de fer et Ie gouvernement
provincial, qui avaient tous des interets communs. De part et d'autres, on





La Pointe Sc:ott aujourd'hui.
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demanda, en 1906, une enquete sur Ies affaires de la Societe, accusee d'avoir
falsifie ses rapports, utilise ses argents pour fins de plaisir, etc. Le gouver
nement de Ia province refusa de faire cette enquete, pour sa part, et, a la
suggestion de Laurier, I'organisation passa 'lUX mains du gouvernement
federal. L'agent de Roberval, Carbonneau, et 1e secretaire Dupont demeu
rerent au ~jervice de I'immigration, Ie premier aux Etats-Unis, I''lutre a
Quebec. La Societe de Colonisation et de Rapatriement tint sa derniere
assemblee en avril 1907. Elle restait thooriquement debout. Fidele, Dupont
organisa encore une visite agricole en juiJlet, qui amena plus de 500 per
sonnes. En 1908, il fit editer une brochure, comme a l'ordinaire. En 1909,
on tenta un rassemblement, les directeurs se declarant prets a reprendre
l'ouvrage. D'autres essais furent tentes encore, d'alltres brochures publiees,
etc. En 1918, Ie clerge diocesain fonda la Societe de Colonisation de Cbi
coutimi-Lac-Saint-Jean, avec l'abbe Jean Bergeron conune agent. Les plus
forts eourants d'immigration, all pays, etaient diriges vers rOuest, et dans
la province, Ie Lac-Saint-Jean cessait de tenir la vedette:

C'est a l'epoque c ionisatrice de 1900 que -e situe la fondation d'une
paroisse detachee direct mcnt de Roberval : Sainte--.Hedwidge (ou Roberval
Ouest). Nichee dans le·s contreforts des Laurentides, sur la riviere Ouiat
chouanisb, Sainte-Hedwidge est un territoire vallonneux entome de bois.
Quand s'ouvrirent les rangs supbieurs du canton Roberval, on en avait
une meilleure opinion qu'aujollrd'hui.

Eugene Gu rtin fut un ct. premiers Robervalois a pousser les detri
chements dans ees coteau;;;, ver 1887, et Jean-Baptiste St-Pierre fut Ie
premier residant de la lace, en 1892. Les rangs IV et V du canton Roberval
furent ouverts ate cpoque. Le cure Lizotte changea Ie site qu'i! avait
d'abord choisi p IH I'c ljsc et ce:,~k,: 1a premiere messe chez Abraham
Girard en 1900. Avo 11 de qllill~r Roberval, M. Lizotte ecrivit uu memoire
sur les originc.' de l'lle mis. Ton, qui renfermait alors Irente-deux families.
~ Que Dieu ait cette mbsion sous sa Sainte Garde car j'y laisserai une partie
de mon creur. l> Apr's Ie depart du cure, plusieurs colons repartirent. La
cloche d la chapelle fut benie a Roberval en 1902. Sainte-Hedwidge etait,
pour Ie cure Paradis, succe~ llr de M. Lizotle, la ~ fille ainee de Roberval $.

EUe montra un trait de r 'semblance avec sa mere quand, en 1900, 1a croix
de la future eglise fut tr ns orlee de son lieu a. un autre, de nuit, par un
groupe de colons. Mais fe parti adv f:e: se chargca de la ramener au lieu ou
le cure Lizotte l'avait p11111tt3e. Arthur On Tremblay fjt lin releve officiel
de la riviere Ouiatchouanish en 1900 et construisit un moulin pres du site
de la chapelle. Le vicair Adjutor Tremblay y donna, en avril 1903, les
premieres Quar,mie-Heures. qui fllrCDt suivies avec beauconp de piete.
C'est un autre vicaire de Roberval qui en devint Ie premier cure, M. Joseph
Gauthier. II alia y resider en 1907. Du Tremblay avait achete des limites a
bois sur ]a riviere qui porte son nom et y fit des chantiers considerabIes. Le
cure Gauthier renconfci'\ bien des difficultes en fondant cette paroisse. n
hIt aide par des familIes robervaloises et Ie cure Paradis. n se brma grave
ment en ] 908 en eteignant un fell qui detruisit tOllte J'ornementation de sa
pau vre cbapelle.

En 1909, 1es colons de Sainte-Hedwidge obtinrent l'erection de leur
municipalite, qui comprend les rangs V, VI, VI[ et VIlT du canton Ro
berval, tout Ie call ton Ross, dans Ie canton Ouiatchouan: Ies rangs VIII



et IX et la moitie sud-est (lots 10 a 21) des rangs V, VI et VII, et enfm,
dans Ie canton Ashuapmoucbouan : Ies lots 1 a 15 des rangs VIII et IX et
la partie des rangs VI et VII situee au sud-est de la riviere aux Iroquois.
Le nOm fut donne par Ie grand vicaire Leclerc, cure d'Hebertville, qui fixa
Ie site de Ia paroisse Ie jour de la fete d~ sainte Hedwidge. Le conseil de
cornte s'occupa longtemps de faire ouvrir une route centrale dans Ie canton
Ouiatehouan, a partir du Cnin de Roberval. A Sainte-Hedwidge comme
ailleurs, l'ardeur colonisatrice a preside au defrichement, et cette colonie
robervaloise semblait promettre beaucoup, les rapports des arpenteurs etant
favorabIes, Des quatre premiers rangs du canton Ross, arpentes en 1884,
on disait: «En general tous ces terrains sont propres a la culture, Ie soL
etant en plusieurs endroits de terre forte et noire.» (185)

Durant la premiere decade du siecJe, Ie Lac-Saint-Jean passa de 12,000
habitants a 27,000. Ce fut l'epoque ou Ia region se peupla Ie plus rapide
ment. Ce fut I'epoque, aussi, ou eUe fut celebree partout et choyee par Ie
gouvernement. Essor naval, essor agricoIe, essor industriel, essor de Ro
bervaI. Nous ne saurions terminer ce chapitre sans rappeler quelques faits
qui etayent l'essoJ agricole, a c6t des deux grandes lignes que no us venons
de parcourir : colonisation par lerr et par eau.

Le premier de ces faits est Ie developpement de l'industrie laitiere. Dans
les corntes de Chicoutimi ct du Lac-Saint-Jean, il y avait sept fabriques de
from age ou de beurre en 1885 et line quarantaine en 1905, L'industrie lai
tiere fut la clef de cette prospcrite ljui s'etzhit en 1905. Le chiffre d'affaires
des CercIes agricoles du district ~tait alors Ie plus eleve de la province. Ces
cercles paroissiaux s'QCcupaienl des fa briques laitieres et de l'achat de grains
et d'animaux reproductems,

Le « pere )) de l'indll'trie Laitiere au Lac-Saint-Jean fut Ie depute Joseph
Girard. n faisait deja partie de la Societe d'Agriculture du cornte et devint
president de la Societe d'lndll. tde Iaitiere de la Province de Quebec. II orga
rusa des chambres syndicales pour la vente du fromage : ventes a l'enchere,
a toutes le.s quinzaines, pal' un syndicat noyautant plusieurs fabriques, a
differentes maisons de Montr~al qui deleguaient un representant, Girard fut
lui-meme agent d'une de ces maisons, qui Iaissa $26,000,00 en une seule
vente, Le premier syndicat de wnte se forma a Chicoutimi en 1895. Le
fromage valait alors $0,07 Oll -$0.08 ](1 livre a Montreal. On Ie vendait $0,12
en 1906.

Au Lac-Saint-Jean, i! y cUl deux .~. :,md syndicats de fromage : Hebert
ville et Roberval, et l'enchere a· ait lieu aIa gare, a tous Ies quinze jours, alter
nativement, Le syndicat de Rob~rvaI comp[nit 16 fabriques en 1908, dont
2 a Roberval meme. Les syncliques organi~aient leur fabrique en cornmun.
Le Lac-Saint-Jean expo.rLait 1,000,000 de livres de frornage en 1899, avec
60 wagons d'animaux vi nt:;, ct plus de 3,000,000 de livres en 1906. Ce
district ayaH Ie meillcur frolm:ge sur Ie marche. Lcs deux deputes du
cornte, Joseph Gir;1rd et Georges Tanguay, etaient officiers dans la Societe
d'Industrie laitiere et il y avait d comic ~ de laiterie dans Ia region, a
Roberval et a Chicoutimi. 'c:~le\'ae pro ressait de pair. Le 8 decembre
1904, on note dans Ie journal robervalois: «La saison des abattages bat
son plein, nous ne rencontrons que chr- rges de viande dans les rues de notre
ville. »

HlSTOIRE DE ROBERVAL
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Dans Ie district de Quebec, Charlevoix el Saguenay, I'Ordre du Merite
agricole decemait la majorite de ses prix aux cultivateurs du Lac-Saint
Jean, depuis ] 894, date on la ferme des Ursulines avail decroche la roedaille
d'argent.

Le sysleme de colonisation en vigueur dans Ia province s'aroeliora a
cette epoque. Les gouvemements, surtout depuis Mercier, s'interessaient
davantagc a la cause agricole et tournaient leurs regards vel'S les regions
du nord du Saint-Laurent. En J904, Ie cabinet Parent institua une Com
mission de Colonisation, qui aIla sieger a Hull, puis au Lac-Saint-Jean.
Cette commission signala les mefaits du double droit des marchands de
bois et des colons sur Ie meme territoire. Le Lac-Saint-Jean avait beaucoup
souffert de la speculation exercee par les commen;ants de bois Sur les con
cessions agricoles. Le gouvemement, pour remedier a cette situation, emit
sa nouvelle ~ loi des terres'1>, point de depart d'une lente evolution de
systematisation.

A Roberval, apres I'essor de la navigation et de Ja Societe de Colonisa
tion, il resta Ie vapeur Perreault, Ie demier des bateaux de colonisation, el
la Maison des colons, propriele du gouvememeot federal. Ene fut desaffect6e
apres 1906 el occupee par des bureaux, des !ocataires, louee par In Com
mission scolaire apres Ie second incendie du couvent, en 19 J9, et finale
menl, devenue genante a cause de ses <l.bords mal-ains et de certaines
relmions oceultes, Ie CafUidien-National fut requis dt la demoJir, en 1930.
Chere Maison des colon~, elle ne put di.sputer plus longtemps nux epaves des
bateaux qui emergeni encore Jc t6noignage de la splendide epoque coloni
sa trice de 1900.

..,-----





CHAPITRE XI

AMERICAIN S ET FRANCAIS

Roberval, the end station of Lake St. John and
Saguenay R. R, is the center where fishermen
and sportsmen meet from all the world.

FREDERICK-G. PAULl (1907).
o bienheureux habitants...

LEON DE T1NSeAU (1908).

Parmi les phenomenes particuliers que presente I'histoire du Lac
Saint-Jean, il n'en est guere de plus pitloresque que celui de ces deux mou
vements qui accompagnent Ie grand courant colonisateur canadien-franyais
de 1900 : Ie tourisme americain et l'immigration fran9aise. Pour donner plus
de couleur encore a la periode rose de Roberval, Ie Lac-Saint-Jean a re9u
un grand nombre de sportsmen americains et un certain nombre d'Europeens,
chacun poursuivant des buts differents, par terre et par eau.

I;:

n n'y avait done qu'un AlOericain, ou plutot Ie «genie» america in
pour faire du Lac-Saint-Jean Ie pays de vacances des millionnaires. Horace
Jansen Beemer est peut-etre I'homme qui a Ie plus fait, materiellement, pour
Ie Lac-Saint-Jean : apres avoir franchi avec Ie rail les deux cents milles au
nord de Quebec et donne Ie branle a la navigation sur Ie lac et a l'industrie
du bois, il reussit a faire de ce coin de terre un des plus altrayants centres
de voyage et de sport du Canada, voire de I'Amerlque. Beemer etait un
entrepreneur au sens originel du mot. II mena de front les travaux de plusieurs
chemins de fer, il n'eut de cesse que celui du Lac-Saint-Jean ne rut pousse
jusqu'a Chicoutimi, et pour ce, il dut aller jusqu'en Europe recueillir des
capitaux ; en 1888, il etait a Ia tete d'une compagnie qui devait construire
Ie pont de Quebec; il fit des plans pour Ie chemin de fer du cure Labelle;
ses travaux de refection de I'aqueduc de Quebec lui creerent d'illustres em
barras, I'Affaire des tuyaux Beemer. Conquis par Ie Lac-Saint-Jean, qui lui
inspirait de grands reves d'avenir, il fut une come d'abondance pour notre
Roberval.

En construisant Ie chemin de fer, il entrait dans ses plans d'eriger un
vaste hotel au tenninus, Sur les bards du lac. Quand iJ fut decide qu'on adop
terait Ie port de Roberval, a Ia riviere Du Tremblay, il en choisit Ie site a
proximite de ce sport, sur un coteau offrant une vue tres large du lac, en
face d'une petite baie, ou se trouve Ie terrain actuel de l'Exposition. Pour
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l'hCltei comme pour Ie reste, Beemer avait des associes; son bras droit, Ie
gerant de ses aftaires roberva1oises, au debut, etait nul autre que B.-A. Scott.

L'hotel construit en 1888 n'etait que Ie corps central de l'edifice, tel
que complete en 1891. L'entrepreneur, Simon Peters, commen9a Ies travaux
au printemps et livra au debut d'aoiH cetle premiere batisse de 150 sur
75 pieds, a trois etages, flanquee de larges galeries et surmontee de trois
tourelles, pour faire « chateau». II pouvait recevoir cent pensionnaires. Miss
Beemer fut la premiere a s'inscrire au registre, Ie 7 aout 1888. L'ouverture
officielle eut lieu Ie 10 aout. Vne association professionnelle (<< Conseil
des Arts et Metiers») tint ses assises a l'hotel Ie lendemain, samedi;
59 voyageurs s'inscrivirent au registre. B.-A. Scott agissait comme maitre de
ceremonie; il conduisit les hotes a Pointe-Bleue a bord du Peribonka, et
obtint du Pere Arnauld que ses Montagnais chantassent un Salut du Saint
Sacrement dans leur langue. Le lendemain, dimanche, de nouveaux noms
s'alignerent au registre et un dIner royal fut servi, qui melait les premiers
touristes aux representants de la region. L'on se souvient que la voie fenee
n'atteignit Roberval qu'a la fin de l'annee. C'etait egal : Ie Peribonka allait
recueillir les voyageurs a Metabetchouan. L'hote[ put ainsi profiter de
l'affluence des Quebecois qui venaient a l'envi decouvrir Ie Lac-Saint-Jean
en faisant l'experience de son chemin de fer. «Cela est vraiment merveil
leux! ecrit un reporter. Dire qu'on peut maintenant partir de Quebec Ie
samedi matin et coucher Ie soir sur les bords du lac. Puis Ie lendemain
traverser sur celui-ci en bateau a vapeur, pour revenir Ie soir et enfin arriver
aQuebec Ie lundi matin. Autrefois il aurait fallu un mois pour accomplir ce
prodige. Et quel charmant voyage! NOllS ne vous disons que 9a, en ajoutant
seulement que bientot Ie lac St-Jean sera l'une des principales places de
promenade du pays. » (186)

• • *
L'Hotel Roberval s'acquit immediatemenl la renommee, Le Chateau

Frontenac n'existflit pas enCOre a Quebec: et Quebecois de chercher a
Quebec hOtel aussi confortable et aussi agreable. Quebec ne jurait que par
Ie Lac-Saint-Jean, comme on 1'a vu. Le Progres du Saguenay, en 1888,
ecrivait: «Les dames partent maintenant de Metabelchouan, du Cran des
Sauvages et de la Pointe Bleue, entre deux coups d'eventail. ( ... ) Roberval
fait palir La Malbaie, Ies deux cents lIes de 1a Grande Decharge - naissance
du Saguenay - laissent loin derriere elles Ies mille lIes, plus ou moins bien
comptees, du lac Ontario. ) (187) Le gerant du Roberval etait J.-W. Baker,
auparavant gerant du Windsor a Montreal. En 1888, une chambre du cote
du lac se louait $2.50 par jour, ce qui etait considerable. Dans un temps, il
est vrai, au la sensibilite visuelle n'etait pas emoussee par la profusion de
I'image, un temps oil il etait decent de s'occuper un pen du lac et de dire:
« Quel beau lac ! ~

Vne trentaine d'bOtes sejoumerent a1'Hotel Roberval durant la premiere
sernaine. Les fins de semaine de 1888 furent toutes de gmnds galas. Toute
1a gent distinguee du Saguenay allait respirer les odeurs de la richesse, venue
en train a vapeur, et c6toyer les etrangers. Dimancbe, Ie 19 aout, on aurait
pu rencontrer, a cote des invites de Scott et de Beemer, J.-D. Guay, de
Chicoutimi, l'arpenteur Dumais, de Chambord, et un lyceen de Rauen
(France), Louis Le Prevost de la Moissonniere, lisant Le Saguenay ef la
Vallee du Lac St-Jean d'Arthur Buies. Le 21 aotlt, c'est Ie gouverneur
general et Lady Stanley de Preston, avec Ie lieutenant-gouverneur, un choix



AMERICAINS ET FRAN(,;AIS 191

de Quebecois, les employes du chemin de fer et un club sportif de Boston.
Quand Stanley approcha, Ie soir, a bord du Peribonka fralchement peinture et
pavoise, tout Ie village s'ctait masse au bord du lac, qui reflechissait les feux
de joie, des fusees sautaient sur la terrasse de l'hotel, Ie canon tonnait et la
fanfare jouait Ie God save... Le lendcmain, Ie couple vice-royal alia saluer
les Peaux-rouges de Pointe-Bleue, comme les autres, et ceux-ci lurent une
adresse, sur un morceau d'ecorce, au «grand chef au cceur genereux ) et a
son epouse, image de la « douce reine .. lointaine...

L'hotel resta ouvert jusqu'a Noel. Les entrees furent assez regulieres
jusqu'au mois d'octobre. Le 6 novembre, la locomotive numero I, Ie Beaudet,
fut mentionnee au registre. (Car Ie chemin de fer fut pousse jusqu'a l'hotel
en 1888.)

•
Durant les annees suivantes, I'Hotel Roberval n'ouvrait qu'a la belle

saison : du debut de juin au debut d'octobre ou a la fin de septembre. En
1889, il re9ut plusieurs clubs americains de peche et de chasse, des vicomtes
fran9ais, etc., et en 1890, encore des vicorntes et encore des amateurs de
peche... n etait temps d'agrandir. Cette annee-Ia, Beemer pourvut la maison
d'un aqueduc et installa l'eau dans toutes les chambres. 11 fit construire un
autre hOtel a la Grande Decharge. Durant l'hiver 1891, l'Hotel Roberval
prit toutes ses dimensions: dcux ailes ajoutees, se prolongeant a angle droit
vers l'arriere, Ie tout formant un immense E de 180 pieds de fa9ade et
100 pieds de cote. On y install a en meme temps I'electricite, prise au petit
pouvoir d'Arthur Du Tremblay, et un nouveau systeme de chauffage. Fiere
ment dresse sur sa colline, transformee en terrasse fleurie, Ie Roberval defiait~
alors la competition des plus grands hotels d'ete du continent: deux cent
cinquante-sept chambres meublces avec tout ce que l'epoque pouvait offrir de
confort, menus recherches, salle de danse, salle de billard, allees de quilles,
bar, bureau de poste et de telegraph ie, etc. Des cochers se tenaient a Ia
disposition des touristes, qui pouvaient aussi gotHer au tennis, au croquet,
au bain, ou simplement asseoir leur farniente sur les balcons ou alier respirer
dans Ie bocage, en arriere, et consulter les ours dans leurs cages - car
I'hotel gardait meme des animaux sauvages !

Mais, ordinairement, on n'en restait pas la. Le grand ressort touristique
exploite par Beemer etait la peche, surtout la peche a la ouananiche. Beemer
connaissait les gouts de ses compatriotes et s'empara des avantages qu'offrait
la region pour Ie sport. Sans la ouananiche, Beemer n'aurait pas mis sur
pied cet organisme touristique que nous allons voir.

• '"
La ouananiche, ou saumon d'eau douce, a sa patrie au Lac-Saint-Jean,

croit-on encore, bien qu'on en ait trouve des colonies ailleurs. Le Pere Dequen
en fait mention, et apeu pres tous ceux qui ont parle du lac par la suite. Les
colons la pechaient, avant Ie chemin de fer, et quand les Americains la
decouvrirent, elle fit brillamment son entree dans Ie grand monde.

Elle etait alors en abondance dans notre lac, dans Ie cours accidente
des Decharges, son lieu de retraite favori, et dans les affluents pleins de
remous et de chutes. C'est un poisson d'une vigueur remarquable, qui bondit
A plusieurs pieds pour sauter les rapides et ne se laisse prendre que de haute
lutte. Les combats eflerdus q.u'elle livre avec Ie pecheur constituent precise..
ment sa grande qualite sportIve, recherchee par les amateurs raffines. Dans



Chambers rapporte que la ouananiche se peche en abondance a
Roberval, deux ou trois semaines apres Ie depart des glaces. Mais Ia grande
peche se faisait aux Decharges du lac. En 1890, possedant tous les droits de
peche, Beemer construisit, aIa Grande Decharge, un chalet pour Ies pecheufs,
le Island House, que Ie petit Undine mit en communication avec Ie Grand
Hotel en attendant le Mistassini. Edge a 1a tete de la Decharge, ce chalet
plongeait dans Ie sein meme de I'habitat de la ouananiche. n avait une
trentaine de chambres, Thomas-Louis Marcoux etait son gerant, et un service
de guides et d'experts du canot attendait Ie citadin desireux de se sentir vivre.

En effet, les amateurs de sensations ne s'en acquittaient pas avec Ia
ouananiche : its affrontaient la descente du Saguenay. lis Iouaient Ies services
de deux canotiers, qui s'engageaient a Jes rendre vivants aux ¢ eaux mortes »

Ie langage anglais, c'est toujours « fighting ouananiche ». Quant a sa chair,
tenant alIegrement son rang entre Ie saumon et la truite, elle compose, dans
Ie menu sagueneen, Ie meilleur repas dont Ie bleuet puisse s'enorgueillir d'etre
Ie dessert. n semble que bient6t il faudra mettre tout cela a l'imparfait et la
ouananiche au musee, pour Ies raisons que ron sait.

En 1888, Ies Heux de peche de la Grande Decharge - Ies <! trous » 
etaient loues par W.-A. Griffith et J.-G.-A. Creighton. En 1889, appuye
par Ie conseil de village de RobervaI, Beemer demanda au gouvernement Ies
droits de peche dans toutes les rivieres affluenles du lac. Enfin, en 1890, il
en vim a regner sur toutes les eaux habitees par la ouananiche, malgre cer
taines protestations locales.

Des ichtyologistes vinrent observer la ouananiche chez eUe. L'un dTeux,
E.-T.-D. Chambers, joumaliste au Chronicle de Quebec, lui consacra un
fort ouvrage : The Ouananiche and ils Environments. n nTest guere possible
d'en faire une description plus imagee que la sienne, issue du romantisme
saxon Ie plus touffu : «Les elegantes proportions et la condition spLendide
de Ia ouananiche aduIte que I'on Irouve dans Ies eaux courantes, au printemps,
ne sont pas plus remarquables que la richesse de sa couleur. De fait, vetue
de pourpre et d'argent brHIant, eUe etale un luxe somptueux tous les jours. Sa
tunique versicolore reflechit toutes Ies nuances de son entourage natureI,
depuis le sombre indigo du nuage jusqu'aux teintes rares du crepuscule, depuis
la brume empourpree des caHines, a !'horizon, jusqu'ii. Ia robe vert pale du
bourgeon qui va s'ouvrir, depuis les noires profondeurs des fosses inson
dables qu'elle frequente - Ie vert olive et bronze des fucus flottants et Ie
gris des rochers environnants - jusqu'a l'eclat argentc des rayons de la
Iune, les cretes blanches des rapides et l'ecume floconneuse des remous.»
(188) En 1890, un redacteu!" du New York Times captura deux cent
quarante ouananiches en trois jours: queUe publicite! Le journal qui
rapporte ce fait ajoute que la moyenne prise par un p0.cheur dans une demi
journee est de trente. Au printemps 1891, B.-A. Scott fit exposer dans une
vi trine, a Quebec, en face de l'hotcl St-Louis, deux ouananiches de quatre
pieds de long qu'il avait eapturees. Quand Ie prince Gregoire Galitzin, de
Russie, pdt Ie train du Lac-Saint-Jean en compagnie d'Emest Gagnon, en
1894, au milieu de pecheurs americains, il s'arreta devant la pancarte
affichee a la gare, laqueUe representait une ouananiche mordant ii. l'hame
I;on... Ce prince se contenta toutefois, et se trouva fort content, de manger
des bleuets, de voir les Montagnais et d'enlendre Euloge Menard chanter
La Belle Fran(:oise.
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du Saguenay, c'est-a-dire a devaler les 315 pieds qu'il y avait entre Ie niveau
du lac et Ie pied des derniers rapides, en commen~ant par l'une ou I'autre
Decharge. Les guides contournaient les chutes par des chemins de portage.
TIs connaissaient bien la route et ses dangers, ces intrepides forestiers, dont Ie
sang montagnais avait souvent anose Ie sang canadien d'une dose suppl6
mentaire d'agilite. TIs etaient vingt, trente, quarante ou plus a la disposition
des messieurs touristes. Le plaisir particulier que goutaient ceux-ci etait fait
autant de curiosite et d'admiration pour ces hommes auxquels ils confiaient
leur vie que d't~motion pour les hasards de l'aventure. Comme la peche, Ie
saut des rap ides n'avait pas acquis sa popuJarite en un jour. En 1808, James
MacKenzie descendit la Grande Decharge en canot avec un Canadien et un
sauvage. Les Indiens furent les initiateurs de ce dangereux sport. La Grande
Decharge etait plus dangereuse, partant plus interessante que la Petite, qui
demandait des portages.

Deux journalistes de Chicago se noyerent un jour dans les rap ides
Gervais. Par bravade, ces jeunes gens voulurent eprouver l'habilete de leurs
guides en faisant osciller l'embarcation dans ce passage dangereux : Ie canot
renversa avec les quatre hommes. Les deux guides, qui ne savaient pas nager,
s'y agripperent puis monterent a cheval dessus, en se laissant emporter comme
fetu de paille a travers les longues cascades, pour etre recueillis bient6t par
d'autres canotiers. Les deux autres etaient restes au fond. Le saut des rapides
fut moins populaire depuis ce jour-la,

Par contre, la croisiere quotidienne du Mistassini Sur Ie lac fut toujours
populaire. Son predecesseur, l'Undine, etait deja elegant et offrait aux
touristes des voyages de ~ premiere c1asse~, quand il arriva, tout fait, de
Toronto, en 1890. Le capitaine Henry Savard Ie pilota deux ans, surtout
dans les places de peche. II passa ensuite au Mistassini, qui nous commande
tous les superlatifs, car il fut Ie plus beau, Ie plus rapide et Ie plus fort de
tous les bateaux a vapeur qui siUonnerent Ie lac. Ses parties metalliques
arriverent aussi de Toronto, Ie reste fut fait a Roberval, sur la Pointe Scott.
Long de 145 pieds, Ie MistGssini Nait d'un luxe rivalisant avec celui du
Grand Hotel. Ses proportions obeissaient a une elegance remarquable, sa
coque effilee, sa grosse chemine.e un peu inclinee vers J'arriere, sa haute
taille blanche en faisaient, evidemmem, Ie joyau du lac, qui se pourfen
dait, effraye. Deux grandes roues, a ses llancs, lui faisaient comme deux
ailes repliees. 11 se payait un equipage de huit hommes, et, ayant passe Ie
premier mois sous Ie commandement d'un capitaine de Levis, il passa sous
les ordres du capitaine Henry Savard pour dome ans. Comme Ie capitaine
Georges Barras, du Peribonka, Savard etait fils de capitaine et lui-meme
navigateur expert et courtois.

Les registres de I'h6tel de la Decharge contiennent les noms des plus
grands amateurs de p&he.que Ie monde portait alors, lis ne venaient pas seu
lement des Etats-Unis, mais aussi de Paris, Bruxelles, Alger, Dublin, Londres,
Moscou, Berlin, Tokyo, etc. On y trouve des annotations comme celle-ci :
«Saute les rap ides de la Grande Decharge a Chicoutimi, premier de la
saison 1904. - Experience formidable et enchantement extreme. l> Voila
Ie secret des courses en canots : Ie « thrilling experience ~ si recherche des
bourgeois americains. Mais voici d'autres notes: Ie 12 juin: It Pris une
ouananiche de 4,5 lb. et de 23 pouces de long. ~ Un lieutenant-colonel
japonais, en 1899: «Le 30 juin, pris une tIllite de 2 lb. (salvilinus fontu-
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ralis) en bas de la Grande Decharge, la seule que j'aie vue depuis 25 ans.
Magnifique journee de peche a la ouananiche malgre un temps des plus
maussades.» Le meme, Ie 25 jUin 1899: «40 ouananiches. - 26 en
l'espace de 2 heures. »

..>I<
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La moyenne des clients du Roberval etait tres riche. Bt oos Rober~

valois, ils etaient bien aises de voir arriver, a chaque printemps, un flot
d'6trangers avec de lourdes valises et parfois leurs valets de pied et leurs
dames de compagnie. Le journal local disait; «Nos amis des villes com
mencent a nous arriver. - (189) Le 16 juin 1904, Ie Lac St-lean ecrit:
«Multi-millionnaires, renliers et citadins en quete de chevauchees a travers
Ie souffle large de la mer ou des champs, vont alier d'un pas allegre cher
cher de-ci de-la un coin d~ sol tranquille. (.,,) - Ouvrons toute grande aux
« etrangers ll, aces assoiffes de calme, la porte de nos paradis sagueneens.
( ... ) - Au retour de septembre ils reprendront avec un surcrait de courage
Ie fardeau de I'usine, des chiffres et des salons. ~

Beemer avait mis en branle une puissante machine publicitaire. Le
Royaume du Saguenay etait a l'affiche dans les grands centres americains,
ou la Compagnie du chemin de fer avait des agences. Cette publicite, evidem
men!, s'adressait aux fortunes, aux citadins qui pouvaient concevoir des
vacances exotiques. Pour un temps, Ie Lac-Saint-Jean put beneficier de la

~f manie americaine du superlatif : les hotels Roberval et lsl!:l!! .JjJ21J:je etaient
les « quartiers generaux du plus grand domaine de conservation de peche et
de chasse dans Ie monde"l>. Sur les indicateurs officiels, Ie Lac-Saint-Jean
etait « Ie foyer de la ouananiche l>, « Ie paradis du sportsman l>, « La Mecque
du touriste americain:l>, « Ie plus grand reservoir de peche de l'Amerique l>,

etc. Dans Ie prospectus de I'Hotel Roberval, on trouve un des tableaux
les plus idylliques qU'ai! inspires noIre lac, «Ie riant lac St-Jean, ou tout
est joyeux comme un tinternent de cloch~ :l>. -- « n y a quelques annees, y
lit-on encore, cootempler une teUe scene de Si.:S yeux etait un privilege re
serve a quelques-uns, vu la difficulte de s'y rendrc. Aujourd'hui vOllS
laissez Quebec Ie matin dans un wagon de luxe et vous atteignez Ie lac
St.Jean, a pres de 200 milles vers Ie pole nord, dans l'apres-midLl> L'habi
tant chez lui, les Montagnais de Pointe-Bleue, Ie Saguenay, Ie lac Saint
Jean, la chute de Val Jalbert: autant de simples attractions que Beemer
exploitait.

Beemer avait organise un circuit tourlstlque dont I'Hotel Roberval
etait Ie centre. En plus du service quotidien de Roberval a la Grande
Decharge, des excursions de peche ou de chasse en lout lieu etaient toujours
possibles. Guides, canots, equipement, tout 6tait produit sur demande.
L'hotel avait meme un certain nombre de canots d'ecorce numerotes. Prosper
Claire, qui commer~ait les peHeteries avec Ies sauvages, fut un des premiers
agents de Beemer pour organiser ces voyages. Les touristes qui descendaient
Ie Saguenay pouvaient se rendre a Chicoutimi avant de prendre Ie chemin
du retour, par bateau ou chemin de fer. A Chicoutimi, on s'etait mis a desirer
un hotel de premiere classe comme a Roberval. ' A~a~g.uer.YJ.Y, I'an-

,I cien Hotel Martin achete par Dubuc, Gosselin et Guay en 1896, fut mis en
!" correspondance avec Ie Roberval, ... et apr's plusieurs banqueroutes, i1 brilla

lui-meme en 1912, quatre ans apres Ie Roberval, entrainant la conflagration
du quartier est de la ville.
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En 1889, la deuxieme annee de l'hotel, un millier de voyageurs y
passerent en l'espace de deux mois. En 1890, l'h6tel enregistrait une moyenne
de sept entrees par jour, et de dix durant la canicule. En 1903, cette
moyenne e1ait de dix-sept.

On distingue trois categories principales dans la clientele du Roberval :
les America ins, les Europeens et les Quebecois. Le tourisme america in
etait a la base de ['organisation de Beemer, Americain lui-meme. Les
magnats de la haute finance, les bourgeois 'de Long Island se retrouvaient
dans les salons de I'h6tel avec les clubs sportifs. Car Ie gerClnt du Roberval,
de concours avec Ie Chemin de fer, organisait des voyages a forfait pour les
amateurs de peche ou autres, et ces messieurs de Philadelphie, de Chicago
ou de Boston faisa ient leurs reservations par telegramme.

Mais Ie Lac-8aint-Jean etait aussi un «summer resort) reconnu dans
Ie tourisme mondial. II etait redevable d'abord a la ouananiche de cette
renommee, car maints naturalistes, «docteurs », professeurs ou simples
amateurs vinrent d'Europe connaltre ce phenomene. Nolons: Ie Dr A.
Siemers, de Hambourg, Ie Dr A. Loir, de Paris, Ie Dr Thomson, d'Alger, Ie
Dr Alfred Hays, de Berlin, Ie Dr Stefen Wadhauser, de Budapest, Ie
Dr Mi.iller Simonis, de Munich, Ie savant allemand Darmstaedler, Ie pro
fesseur Oberhummer, de Vienne. A peu pres toutes les parties du monde
furent representees, durant les vingt ans de I'Hotel Roberval, de Cuba, de
Mexico, de Honolulu, des Bermudes, de Nouvelle-Zelande, de La Jamai'que
et du Texas (lussi bien que de l'Alaska, de la Norvege, de Venise et de
Shanga'i. En 1902, Ie premier pensionnaire, a 6 h. 25 du matin, arrivait de
Hong Kong. En 1903, en fin de saison, aniverent du Caire (Egypte)
Reginald II Henrique et sa mere. La France envoyait surtout de la
« noblesse» : des corntes el des barons.

Enfin, de Quebec et du pays, tOllS les lieutenants-gouvemeurs, premiers
ministres et gouverneurs generaux, tous les Delegues apostoliques et prin
cipaux hommes d'Eglise, les journalistes, les corps de musique, etc. On
s'en etonnerait si on ne savait que Ie chemin de fer metlait enfin it la
portee de rous un voyage au pays du Saguenay a l'apogee de sa celebrite.
Les Sagueneens eux-memes se joignaient parfois aux touristes, et, en
parcourant les !istes americaines on s'arrete sur des noms familiers : M. et
Mme B.-A. Scott, Roberval, J.-D, Guay, Chicoutimi, J.-E.-A. Dubuc, Chi
coutimi. Le 10 septembre 1892, avec un amiral d'Abel de Libran et une
suite fran9aise, Thom.-Chase Casgrain et une suite quebecoise, Ie depute
Girard et une suite robervaloise : De la Bigne, De la Boissiere, baron Hue.
On rencontre aussi des noms plus universellement connus : Thomas-A. Edi
son, Ie diplomate Jules Cambon, Ie compositeur Oscar Strauss, Ie geographe
Elisee Redus, Ie musicien Nazaire Levasseur, Henri Menier « du chocolat ),
seigneur de rUe d'Anticosti, des hommes de Iettres comme Thomas Cha
pais, l'abbe H.-R. Casgrain, Arthur Buies, etc.

Un touriste serieux ecrivait naguere; « Un jour, ( ... ) Ie tour du lac
St-Jean sera une des promenades les plus en vogue sur notre pittoresque
planete.)) (190)

En 1900, il y avait musique tous les soirs au salon du Grand HCltel,
sous la direction du professeur ReicWing. Les soixante charretiers numerotes
avaient un tarif reglemente par Ia municipalite. lis se rendaient a l'arrivee
du train. <J: Voiture, monsieur! Voiture, madame' » Pour les simples pro-
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menades ils ne devaient pas exiger plus de cinquante cents a I'beure et
vingt-cinq pour chaque heme additionnelle. Durant la belle saison, il etait
vrai de dire, comme ce visiteuc de 1904: '" La grande place d'affaires,
d'amusements et de confort du pays, c'est Roberval. ~ (191) Un aUlre disait :
« Que de gens il y a, au Canada, qui voudraient bien voir Roberval, et qui
ne Ie verront jamais [ D'autant que ce n'est pas comme a Naples, qui donne
1'envie de mourir apres qu'on l'a vue, Au contra ire, la vue de Roberval
fait desirer de vivre, pour y revenir et y constater, par exemple tous les dix
ans, que]s progres se sont accomplis dans Ie joIl village, qui s'est assis sur Ie
rivage du grand lac et ne se lasse point de s'y mirer a son aise.» (192)

Durant la morte-saison c'etait bien different. En fevrier 1901, un jeune
Roberva]ois se payait la fantaisie d'une visite furtive a J'hotel: « •.. Sur la
longue veranda, j'ai fait un quart d'heure de reveuse promenade; les mains
dans mes gants de lrente sous, me rechauffant surtout a la chaleur de mes
pensees, j'ai arpente ces planches ou ont passe avant moi tant de millions,
ou sont venues se reposer tant de tetes enervees par la chasse a J'almighly
dollar. J'ai aussi salue avec respect l'endroit d'ou nous ont adresse la
parole des hommes qui s'appelaient Chapleau, Marchand, etc. Puis, m'eloi
gnant quelque peu de cet edifice elegant, dont Ie sommeil n'est que pas
sager et la mort qu'apparente, je me suis rappele la prophetie qu'avait faite
Arthur Buies, de spirituelle memoir-:;~, une douzaine d'annees avant la
construction de cet hotel: «Qu'on venait avant peu sur les rives du lac
Saint-Jean e16gants hotels, equipages princiers, chapeaux de soie luisant au
solei! et chignons defiant les nues.') (193)

~ >I< *
L'biver, il restait tout de meme les bonnes vieilles auberges du village.

S'il nous faut rendre compte des hotels autres que I'H6tel Roberval, void
d'abord I'Hotel Commercial, ou plntot ['Hotel Du Tremblay. Les deux
heres Du Tremblay Ie biitirent en 1894-95, a I'autre extremite du village,
pres de l'eglise. En 1896, Arthur Du Tremblay se consacra exclusivement
a ses industries et Thomas resta proprietaire de l'hotel avec son gendre
Pierre Potvin. Thomas se tourna lui-meme veIS line nouvelle induslrie en
1900 et l'Hotel Du Tremblay, devenu Hotel Commercial, passa entre les
mains de plusieurs societes : Neron et Frere, Neron et Compagnie, Neron,
Potvin et Hamel, Arthur Potvin, F.-D. Latour, etc. En 1902, renove et
grossi d'une aile, I'Hotel Commercial, avec SI:S quarante chambres, ses
promenades sur Ie lac, son bar, son grand salon et son billard, comme au
Grand Hotel, pouvait s'annoncer comme « Ie seul hotel de premiere classe
a des prix moderes l) (194). Cette auberge <Stait populaire et elle Ie devait
surtout a sa «licence l), car elle avait les droits P,our «Ie commerce et 1a
vente au verre et a la mesure des liqueurs spiritueuses en general ~ (95).
Elle subit un nouvel agrandissement en 1906. Sans prejudice pour Ie Grand
Hotel, elle avait ses omnibus, en 1904, qui y conduisaient gratuitement les
voyageurs, de la gare.

Une foule d'autres auberges ont tenu comploir au village du terminus: la
Pension Marcoux, I'Hotel Bellevue, de M. Donohue, la Pension William
Gagne, I'Hotellerie Phileas Hamel, que son proprietaire avait substituee a
nne cordonnerie, I'Hotel Cote Boivin, que Madame Faustin Boivin ouvrit
chez Euloge Menard en 1894, I'Hotel Neron, rue de la gare, I'Hotel du Lac
St-Jean, Ie Syndicat de Roberval, etc., etc.

Les auberges avaient l'ambition legitime de donner un verre a qui
avait soif. L'Hotel Commercial fabriqllait lui-meme ses liqueurs, ou du



moins Ies embouteiUait lui-meme. Dans la cave, un jour, un de ses employes
hIt assomme par lc boucbon d'une bouteille qui fit explosion, ce qui prouve
les qualites ... explosives de la biere rabervaloise. Le Syndicat avait aussi
son bar, et la seule scene vraiment disgracieuse que lui valut ce privilege
fut causee, en 1899, par trois jeunes gens etrangers en mal de feter leur
retour de la <!rave.

Revenons aux poissons. Beemer, Ie grand commandant des pecheurs
de ouananiche, decida d'encourager l'espece en lui foumissant un deboucbe
pour l'eclosion massive. En 1897, it etablit, a Roberval, une maison de
pisciculture, dite saumonerie, pour la fecondation artificielle du saumon,
de la truite et de Ja ouananiche. Vne batisse de deux etages, de 25 par
30 pieds, renfermant des viviers a l'eau courante, fut erigee sur Ie ruisseau
denomme Ouananiche jusqu'alors, et ruisseau de la SauIUonerie depuis
lors, dans Ie bas de l'Anse, Ie ruisseau meme qui faisait tourner Ie moulin
a scie de Leandre Girard. Pour l'amenagement et 1a maniere de praceder,
Beemer demanda au gouvernement l'aide d'un expert, et ce fut L.-N. Ca
tellier, directeur de la saumonerie de Tadoussac. Celle-ci, etablie par Ie
gouvernement f6deral en 1873, fO\lrnit les premieres generations et Catellier
fut lui-meme Ie conseiller des premieres experiences.

La premiere annee, Beemer engagea un Americain, R.-E. FoUet, pour
surveiller l'etabli::;scment. II n'eut r"s grand succes. En 1898, il lui substitua
Thomas-Louis Marcoux. Catellier apporta 50,000 aJevins de saumons au
mois de mai, et 150,000 en 1899. Sous I'ceil du gerant Marcoux, qui em
ploya!t les methodes scientifiques fran~aises, les ceufs de ouananicbe et Ies
alevins des S,Iln1ons donnerent . atisfaction. Follet et Marcoux recolterent
87,000 ceufs de ouun- nicbe et les premiers alevins de cette espece appa
rurent Ie 21 avril 1899. Vne colonie de jeunes saumons fut deposee dans
Ie lac Kenogami celte annce-Ia. Le but de Beemer etait de pourvoir au
repeuplement du lac Saint-Jean et de tout Ie Saguenay. La saumonerie cons
tituait une attraction et un laboratoire. En 1905, la ouananiche robervaloise
figura a ('Exposition de Boston La saumonerie fut agrandie en 1902.

Malheureusement, Beemer ne put maintenir Iongtemps, a lui seul,
cette entreprise coo.teuse, et l'in~ld}e_..Q-Ui rasa G _. 'JeLen 1908 en y
decreta la fermeture irrevocable. re conseil de ville, s'appuyant sur les
succes authentiques qu'eUe avait remportes, presenta une resolution de
petition llU gOllvemement federal...
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* '"
Le sort avait deja porte un premier coup a I'ceuvre tounstlque de

Beemer cn 1899, avec J'incendic du Misfassini. Ce rai des bateaux avait
pourtant paye ses titres agros prix. Sa construction avait d'abord ete retardee
d'un an, l'ingenieur s'etant trompe dans ses plans. En 1892, on eut toutes
les peines du monde a Ie mettre a ('eau. Et en 1899, ¢ par une chaude
nuit du 22 juiIlet, raconte M. Thomas-Xavier Cimon, tout etait calme dans
Ie port. Le Mistassini etait accoste au quai de Roberval, construit depuis
quelques annees. Soudain Ie cli 8inistre «Au feu! » retentit. L'alarme son
nait bien tard. Le capitaine Savard et deux hommes de son equipage a
bord avec lui. MM. Paul Villeneuve et Henri Milot, se sauvaient en costume
tres sommairc. Le quai ave ses hangars et la superbe structure du bateau
flambaient ctejii. Malgre Ie travail de tous, ce beau vaisseau brfiJa jusqu'a sa
carene et couJa dans Je port.» (196). Rapportant cet evenement, Ie Solei!



*
Si les eaux du lac Saint-Jean attirerent les pecheuTs americains, la

terre attira, a la meme epoque, un certain nombre de Fran<;ais et de Belges.
La place qu'ils ont occupee au Lac-Saint-Jean, en particulier a Roberval,
commande I'attention de I'histoire locale. Un des premiers colons, Louis

parla du «public plonge dans Ie sommeil" (197) ... et de la satisfaction
que certains eprouvaient a cause de nouveaux travaux en perspective.
Le Colon, amarre a cole GU Mistassini, avait ete epargne de justesse en
s'eloignant des flammes, tandis que Ie beau quai du gouvemement y avait
passe presque en entier. « II ne reste plus aux habitants de Roberval qu'a
toumer .des yeux suppliants vers la ville d'Ottawa ~ (198), ajouta un autre
journal 1 L'annee suivante, il y avait bel et bien un autre quai et un autre
Mistassini pres du quai, lequel tint sa ligne jusque vers 1906.

En 1900, Ie nouveau M istassini laissait Roberval tous les jours a
9 h. 30, arrivait a In Grande Decharge a II h. 30, a La Pipe a I h. 30
et etait de retour a Roberval a 5 heures. Le dimanche apres-midi, il faisait
droite ligne a la Grande Decharge, emportant des Robervalois plus ou
moins nombreux. La societe du village etait-eUe presente, I'Americain resu
mait: «Roberval white».
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En 1908, tous ces charmes existaienl depuis vingt ans. Le sort im
pitoyable effa9a tout d'un coup de Roberval Ie nom de Beemer: Je Grand
Hotel Roberval passa au feu. Quand Ie couvent, Ie college ou Ie quai
bril1ent, on les reconstruit plus grands, mais quand l'Hotel Roberval brUle,
c'est fini. Vingt saisons: a peine Ie temps, pour les gan;ons de table,
d'apprendre la langue de Shakespeare! Un charretier de ce temps n'en
garda qu'un seul mot: «yes~, et encore ne Ie disait-il pas correctement 1

Certaines annees, des rumeurs avaient couru voulant que Ie Grand
Hotel fermat ses portes. Pourtant, en 1906, Beemer lui fit faire une nouvelle
toilette et lui assigna un nouveau gerant. Le Lac Sl-Jean, qu'on suppose de
bonne foi, annon9a que rhotel serait gorge, qu'on avait refuse plus de cent
demandes, au debut de Ja saison. En 1908, avant la catastrophe, on venait
de jeter les bases d'une nouvelle societe pour l'administration. Le 31 juillet,
qui etait incidemment Ie dernier jour des fetes du troisieme centenaire de
Quebec, Ie feu se declara a la cuisine, a moins que ce ne fut ailleurs, et,
active par un fort vent d'ouest, il emporta tout l'edifice. Les jets d'eau a la
chaudiere furent tout aussi impuissants qu'a l'incendie du couvent ooze ans
plus tot. On ne reussit qu'a sauver quelques riches pieces d'ameublement.
L'emoi fut grand, et les 0: IadieS:l> porteuses de bijoux qui se trouvaient a
l'hotel n'en furent pas toutes quitles pour la peur. Trois valises de touristes
disparurent et revinrent quelque temps aprc~, vides. Les detectives se mirent
a l'ceuvre. On decouvrit les magnifiques toilcttes de Madame N... enfouies
dans [a terre, au rang IV : une valise et deux sacs de Hnge. Les pauvres
gueux subirent leur proces a Robe.rval. Apres l'incendie, une partie des
hotes continuerent leurs vacances a I'Hotel Commercial et a I'hotel de la
Decharge. Ce dernier resta desert ensuite, car e'en etait fait du tourisme
america in. Beemer mourut a Londres en 1912. Le terrain de l'hOtel, pro
priete de Simon Cimon, rcsta vacant jusqu'a ce que la Societe d'Agriculture
en fit son terrain d'Exposition. En 1909, Dom Pacome, Prieur de Mistassini,
acheta, en pas~aDt a Roberval, tout Ie vieux fer qui etait Teste du Grand
Hotel et on Ie fit entrer dans les fondations du monastere en construction.



Allaire, venait directc ent de France, mais iJ s'agit ici des immigres des
environs de 1900.

« Quelques Fran~lli demeurent a Roberval, disait un journal en 1888 :
Parisiens pour la plupart, plus capables d'apprecier les charmes d'une petite
actrice que ceux de la vie d s champs. 1) (199) Et ainsi de suite; mais on
aurait tort de prendre sur Cc ton cavalier tous les expatries de la mere
patrie, qui furent tres divers: fils de familles et militaires, Parisiens et
Savoyards, barons et bouche,rs. artistes et aventuriers, millionnaires et men
diants, ...
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Le premier groupe de Fran~ais et-abli a Roberval etait d'ancienne
noblesse: De la Boissiere, d' Ie Bigne, De Virgile et HUe. Venus assez t6t,
ils prirent la condition commune, celle de colon. L'un d'eux raconta plaisam
ment que, It parti de Paris arme comme Tartarin se rendant en Afrique, il
avait ete fort desappofnte dans son voyage. Rendu au Lac-St-Jean, il n'avait
pu tuer qu'un e"ureuil et 0 avait rencontre que des sauvages plu:.. civilises
que lui er parlam trois langues : l'anglais, Ie fran<;ais et Ie montagn"i~ . .l> (199)

Alfred Le Gras de la Boi' iere ctait ne au chateau de la Tremblaye, au
domaine de la Boi..\. i e (Sei e-et-Oise), du Chevalier Achille de la Bois
siere. n abandonlla De rrie militaire et quitta Versailles en 1885 pour
immigrer au Canada avec so,n cousin, De la Bigne, d'Orieans. TIs s'en allaient
dans 1'0uest. A Qu b n, i1' neon treren t un groupe de Robervalois en
voyage d'affaires: Ie maire Donohue, Ie notaire Dumais, etc. Ces gens
entrainants n' urent pas de p"me ales convaincre de troquer Ie far-west
pour Ie nord qu b~ ois, t la oravane de voitures prit Ie cbemin du retour
avec deux nouvent. Robe vaJoj:. C'etait au mois de mars.

De In Boissiere adopt<l Roberval, y pdt femme, se fit naturaJiser et
devint perc de dix enfants. QU<lnt au vicomte Fran~ojs de 1a Bigne, il se
rapatria sans retour.

Ce demier etait d'abord aile demeurer sur Ie Cran. En societe avec Ie
baron Hiie et Ie baron d, la Boissiere, il etablit un moulin a scie sur Ia
riviere Ouiatchouani~h. Ce moulin etait enregistre sous Ie nom de Scierie
hydraulique OLliatchouanl~'h t la responsabilite du vicomte de 1a Bigne et
du baron Gontran Hiie, il re ident habituellement l;l a Roberval, et associes
en 1892 pour dnq ans. En L893, Hiie meltait en vente une terre et les
communs, plus un moulin «comprenant grande scie et chariot, scie a
deligner, scie a reconper, machine a faire les tenons, machine a faire les
mortaises, machine a raboter, embouveter et faire 'toutes especes de mOll
lures, mO\llin it bardeaux, de ier modele, turbine d\me force de 60 chevaux,
arbre de couche et poulies en cier », etc., (200), De la Bigne etait un
architecte, marie a Isabelle de Kerkove, BeJge. Celle-ci avait aussi un frere
dans l'Anse. Le baron et la baronne Hi-ie, originaires de Le Crotoy, ne
firent pas fortune avec leur scierie du Cran, dont ils furent les derniers pos
sesseurs. Le baron menalt grand train, s'exer~ant a la chasse et s'entourant
de beaux attelages. La baronne figura dans les «soirees drarnatiques et
musicales to au viilage. En danseuse a brodequins, elle chantait de jolies
chansons: ., Ma foi, vive Ie bonnet d'ane, il faut Ie porter d'un air cr:lne »,
etc., etc.

Le baron Edouard Destole de Virgile, cuItivateur, ne demeura pas
Jongtemps au pays. On trouve quelgue part que son menuisier Ie poursuivit



en 1887, pour services, ouvrages et materiaux non payes, en particulier
une huche, une armoire, un auge, un plan de blhisse, 15 portes, 22 jours
d'ouvrage, 4 voyages a Saint-Prime, etc. Pour tout dire, on trouve aussi
qu'ils s'arrangerent a I'amiable. Retoume en sa douce France, en 1887,
M. de la Bigne envoya au Progres du SoguerUJ)', de Cbicoutimi, quelques
numeros du Soleil, journal de Paris ...

La plupart de nos FraDl;ais vinrent plus tard. La Societe de Colonisa
tion du Lac-Saint-Jean, representee en Europe, en dirigea beaucoup vers
le pays de Maria Chapdelaine. D'autres obeissaient a des raisons toutes
personnelles. Le Lac-Saint-Jean etait tout indique, d'ailleurs, pour ces gens
desireux de passer l'ocean, comme region nouveUe, canadienne-fran~aise,

telle que mise en vedette a cette epoque.

Le plus celebre d'entre eux fut BroeL Theodose-Louis-Antoine Broth
de la Grene, dche gentilhomme de haute noblesse, bachelier en sciences et
en droit, chatelain de l'Ardeche, fils d'un depute catholique et petit-fils du
premier ambassadeur de France en Chine, s'etab)it a Peribonka en 1903,
ou plutot viot y elablir Ia communallte des Freres de St-Fran~ois-Regis. D
appartenait a une famille parlementaire royaliste et catholique. La mere de
son ami, Jean Couston Le Maitre, l'incita a se faire Ie protecteur de ces
religieux, forces de quitter Ja France laicisante, et ales amener en terre
canadienne, trouvant saint usage a s: fortune.

A la date du 21 juin 1903, on trouve, au registre de l'Hotel RobervaI,
ces deux mots brefs: « Broet, Paris ». Depuis ce moment, ce fut «Broet,
Grand Pari », car Peribonka etait la colonie d'avenir, a Roberval, et en
penetrant dans la riviere Peribonka, quelques annees plus tard, on aperce
vait, a gauche, Ies etablis~cments des Freres agriculteurs franl;ais, et a droite,
le domaine d'un autre Franl;ais, ou fIottait Ie drapeau tricolore, et a quinze
milIes en amont, sur un ilot, la villa de Roquepine, ou Ie philanthrope
a)[ait passer I'ete. Broet avait mun! sa vilIa-chiHeau d'une bibliotheque et
de deux pianos, car il etait musicien. 0 rom antique Peribonka, il ne te
manquait plus que Ie genie de Louis Hernon pour aller porter ton nom plein
de sauvagerie et de sable aux quatre vents du monde !

Le 28 juin 1903, Ies huit premiers proteges de Broet furent re~us a
Roberval chez les Freres Maristes - debut d'une longue amitie - et Ie
lendemain a Peribonka, a la Maison des colons et chez Edouard Niquette.
En 1904, il Y avait une quaranlaine de Freres de St-Fran'tois-Regis arrives
a Peribonka, avec l'abbe Bochet, leur aUIl1Onier. Cette congregation, fondee
par Ie Jesuite Maxime De Bussy en 1850, se vouait aux enfants orphelins
ou abandonnes et les preparait a gagner leur vie. EIIe possedait des fermes
ecoles en France.

Broet ne vint pas seu!. n amena son jeune ami Jean-Antoine Ste-Foi
Couston Le Maltre, veteran, et Ie vicomte et la vicomtesse Edouard Morel
de la Colombe de la Chap~lIe d'Apchier. Chapeau bas, q, pour Ie trone et
l'autel '>! Jean Couston devint surintendant du materiel chez les Freres.
Broet, Couston et Compagnie acheterent de Beemer, qui Ies tenait de B.-A.
Scott, seize lots dans Ie canton Dolbeau. Les Freres en commencerent l'ex
ploitation. En 1907, un leger dilierend survint entre la societe bienfaitrice
et la communaute. Le lieutenant Couston avait garde les manieres martiales,
peu convenables chez les humbles religieux, et Ie sable aidant, ceux-ci se
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Les HospitaliiH8S fondatrices de I'H8tl!!l-Dieu Sa Int-Michel.

Sr Marie.de.la-Visitatlon, Sr Sainte-Julie, M. S.. int-Plerre, M. Saint-Bernard, M. Saint-Eugene, M. Saint-Ign ..ce.



Le comite des fondateurs de I'Hotel-Dieu Saint-Michel. - En avant: Theo:lore Duchesne, Cyrille Bernier, Georges Levesque, Arthur Du Tremblay,
louis Laroche, Abbe Georges Bilodeau, cure, Hermel Girard, Armand. Boily, Jean Morin, Johnny BlacklJurn, Joseph COlleH., Ernest Potvin.
Joseph Guay. En arriere: Georges Dube, Errol Lindsay, Alphonse Parent, Arthur Lavallee, Johnny Girud, Bunabe, Joseph Tremblay, Rami,
David Neron, Oslu Gagnon, Elzear fortin, Henri Boivin, Georges Lara ;he, pere, Joseph Girard, Louis, Alphonse Binet, (Alpha. Lavoie), Alfred

~ ..;,;Morin,Jos~h Lavoie. ~aisse~as~celte photo: Louis Moreau, Alphonse Brll5lrd, Georges·P. Marcotte.
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transporterent plus pres du lac et fonderent leur etablissement de Vauvert.
Le sol y etait un peu meilleur et l'Orphelinat prospera. L'inspecteur Boily,
quant a lui, n'avait que des eloges a l'endroit des orphelins de Vauvert,
que ron voyait arriver a Roberval l'ete, avec leur fanfare, sur leur joli
bateau, Ie Jeanne d'Arc.

Plusieurs de ces Franc;ais se rapatrierent pour aller prendre les armes,
en 1914-15. Huit religieux parmi les plus val ides partirent ensemble, ce
qui porta un dur coup a l'ceuvre agricole de Vauvert. Couston lui-meme se
distingua a la bataille de Verdun.

*
Quant a Braet, iI vecut ses dernieres aventures au pays. Le gentil

horome de Peribonka paya cinq mille dollars Ie yatch qui Ie traversait a
Roberval, auquel il donna un nom legendaire de sa province natale, 1a
Tarasque. n allait recevoir chez L.-P. Bilodeau ses deux revues preferees,
Ie Correspondant et la Revue des Deux Mondes. n entretenait aussi des
relations avec M. Simon Cimon, Robervalois instruit et distingue. n se fit
naturaliser en 1906, Au lieu d'epater ses concitoyens, ce dont il aurait pu
se contenter, il gagna leur sympathie, par un natllfel simple et agreable.
Comme citoyen de Honfleur-sur-Peribonka, il fut president de la Commis
sion scola ire, juge de paix et membre d'une agence commerciale d'instru
ments et de produits agricoles.

En 1908, Broet consentit a se porter candidat aux elections provin
ciales, Ie maire Bilodeau s'etant retire en sa faveur, II ouvrit sa campagne
aRobervalle 20 mai, al'issue de la grand'rnesse. n etait deja populaire dans
les cercles instruits de Quebec et de la region. Un jour, apres une assembIee
eIectoraIe a Mistassini, comme it se rendait au monastere des Peres Trap
pistes en compagnie de B.-A. Scott et de Georges-P. Marcotte, iI connut
un prelude a sa mort prochaine: Ie cheval qui les menait prit l'epouvante
et les trois gentilhommes furent violemment projetes a terre, On avait
admire son sang-froid, deja, en Ie voyant arriver a pied a Roberval, sur Ie
lac, un jour d'avriI, alors que la glace etait peu sure.

Broet avait fait en France des experiences d'aeronautique. (C'est en se
jelant de la nacelle d'un ballon qu'il avait contracte l'lnfinnite qui ]e faisait
boiter Iegerement.) Au Lac-Saint-Jean, il projetait des experiences d'aviation,
alors naissante dans Ie monde. A cette epoque, on parlait meroe de relier
Peribonka 11 RobervaJ par un cable sous-marin.

Broet fut elu depute du comte Ie 8 juin 1908. Mais il n'eut pas Ie
temps d'occuper son siege en Chambre: trois mois apres, Ie 13 septembre,
il se fit broyer une jamhe par les roues d'un train et expira Ie lendemain. n
etait 11 bord du train de Chicoutimi, en destination de Roberval, et, descendu
sur Ie debarcadere a Saint-Gedeon, c'est en voulant mettre pied sur l'esca
lier du train deja en mouvement qu'j[ tomba et se fit ecraser. Un train
special de Quebec partit en vitesse pour Saint-Gedeon, avec medecins et
chirurgiens. Saint-Gedeon etait ]a paroisse du depute Girard, son adver
saire politique, On repeta, dans Ie pays, cette parole qu'il aurait prononcee,
plus anodine qu'elle n'en a l'air: «Jamais je n'aurais cru mourir dans Ie
chateau-fort de mon adversaire. » A Roberval on hissa les drapeaux en berne;
on savait queUe perte c'etait. n fut enterre en France, non sans avoir eu quatre
services funebres ici : a Quebec, aRoberval, a Peribonka et a Saint-Gedeon.
On lit, au livre des proces-verbaux du eonseiJ de ville, a la date du 7 octobre
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suivant : « Son Honneur Ie maire s'adressant alors il Messieurs les conseillers
dit qu'iL est de son devoir de saisir la premiere occasion qui se presente depuis
la mort de I'ancien depute du comte, M. Broet, pour exprimer aux parents
et aux amis du defunt tant de ce cote que de l'autre cote de rOcean, Ie chagrin
immense qu'a ressenli toute la population de la ville de Roberval a l'occasion
de ce triste accident. Monsieur Broet, quoique n'ayant habile Ie pays et surtout
Ie Lac-Saint-Jean que depuis cinq ans, avait u par ses nombreuses qualites
se faire un grand nombre d'amis dans tous ~es rangs de la societe; il etait
affable, il etait bon, charitable et surtout fdvent catholique. En signe de deuiI,
son Honneur demande l'ajournement du conseil. » Broet n'avait que 38 ans.

• * •
A Peribonka et a Mistassini se fixereut des essaims fran~ais importants,

mais pas toujours sans retour. Un uutre j0une capitaliste, Paul Augustin
Normand, fit de grande" exploitations agricoles sur la Pointe Taillon. n
retourna aux chantiers ITI:i:'itimes de son pere, au Havre, en 1909, en lais
sant derriere lui un sillage de nobles amities. Nommons encore, au hasard :
Felix et Fran~ois Gousse, Ie baron beIge de Fallon de Grammont, qui se
journa a Roberval, Martin Deyse, Henri Miard, tous cultivateurs occasion
nels, TMophile Derath, Ie vicornte Louis de Neufbourg, Valere, Godet,
Alexis Massiris, Bernard Maillot, Aublanc, Alfred Gillet, St-Loup, Jacques
de Sallmard, Des Cerisjers, De Beled, De Grandmaison, Besson, Seurin,
Senouillet, Henri Loudm, Labade, Jerome Dupuis, Louis Huguenin, De
Larue, Bossard, Douillard, Le Borgne, Le Roux, Paul Morel, Harpm, Fabre,
Casavant, Chevreault, Charles Breton, Desqueutes, Sevince, Lagier, Chevret,
Constant Grellier, fabricant de vin, Adolphe de Koninck, musicien, et sa
femme, Jeanne de Rombi, chanteuse et actrice, Gabriel Granger, Henri
DeJcroix de Champeaux, ingenieur «venant de Paris, Londres, New-York,
Montreal et Tikouape », un escroc qui se presentait a 1a Banque de Roberval
en tenue de miJiionnaire en demandant s'il n'avait pas re~u les sommes fa
buleuses qu'il altendait, et qui failJit mettre la main su r les biens des Trap
pistes de Mistassini... Du groupe de Broet, il faut nommer encore Ie comte
de Porth et Ie jeune Gilles Couston, frere de Jean. Ceux-ci ct nombre d'autres
n'ont fait qu'une apparition plus au moins longue. Beaucoup n'ont fait que
passer, dont on dechiffre les noms dans les regjslres de I'H6tel Roberval ou
de la Trappe de Mistassini. Quelques-uus sont celebres, heros de sombres
aventures. Tel Bernard, tel Guery.

... * >I<

Gabriel Bernard avait ete engage avec Auguste Lemieux, de Mis
tassini, par son cornpagnon fran<;ais, Joseph Grassel, pour une longue expe
dition de chasse. Partis de Roberval Ie 5 seplembre 1907, ils devaient revenir
en decembre. Le 18 decembre, apres une fructueuse chasse, Grasset envoya
ses deux aides dans une direction separee, et reste seul, il se gela les pieds
et parvint vivant ~ un poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson, a la Baie
James. Les deux autres ne trouverenl pas la cache au jls devaient se re
joindre tous les trois et manquercnt de nourriture, d'apres un billet signe
par Bernard Ie 28 decembre. En janvier 1908, une equipe de trappeurs de
Pointe-Bleue, dans un voyage au grand lac Mistassini, trouverent les vestiges
de leur campement et Ie billet de detresse de Bernard. TIs les chercherent dix
jours sans resultat. Le 2 avril, Gladstone MacKenzie partit pour Chibouga
mau avec quinze hommes, pour aller rencontrer des explorateurs cantonnes
dans cetle region. D'autres voyageurs les rejoignirent et on trouva, sur Ie
lac Ashuapmouchouan, Ie cadavre de Lemieux eventre et depece. L'autopsie
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dembntra qu'il n'etait pas mOrt de faim. Vne accusation grave pesait done
SUr son unique compagnon, Bernard, disparu sans laisser de traces.

L'enquete resta ouverle un an a Roberval, passionnant tous les esprits,
et meme la presse du pays. Le Dr Constantin agissait comme coroner. Le
corps de Lemieux, reposant dans une bOlte, fut depose au sous-sol de Ia
sacristie. Bernard, soup~onne d'anthropophagie, ne put etre arrete parce
qu'introuvable. Grassel, pour sa part, demeure comme COmnllS a la Baie
James, faisait des aveux qui Ie condamnaient quand il etait en ebriete. Cette
histoire flottait encore dans les imaginations quand vinl Louis Hernon, qui
a dfJ l'entendre raconter. C'est Samuel Bedard lui-meme, Ie patron de l'en
gage Hernon, qui avait propose Auguste Lemieux aux deux trappeurs fran
~ais. D'ol! I'episode de Franc;ois Paradis, Ie beau jeune homme de Mistasslni,
que Maria ne revil jamais et qui guidait des Belges acheteurs de fourrures
dans Ie Nord ...

A Roberval, on r~ut bon nombre d'immigrants Eranc;ais a I\~poque de
la Societe de Colonisation. Le plus eminent fut Alexis Labeaume, qui tra
vaillait auparavant a la Bibliotheque Nationale de Paris. Ami personnel du
compositeur Vincent d'Indy, son compagnoo d'enEance, fils unique d'un
sculpteur d'ancienne noblesse, iJ decida, en 1897, de sacrifier Ie milieu
intellectuel qui lui etait naturel pour la liberte religieuse de ses enEants. Car
ce sont les vents de la persecution religieuse qui poussecent au Canada ce
chretien de Eoi intense, une premiere fois en 1897, aSaint-Albert (Alberta),
d'ou il retouma, insatisfait, au bout d'un an, au vif regret de l'eveque du
lieu, Mgr Grandin, et de son c1erge, et de nouveau en 1901, mais cette Eois
dans un milieu plus homogene : au Lac-Saint-Jean. Alexis Labeaume aimait
la terre, non sans idealisme, sans doute, et une fois etabli sur Ie Cran, a
Roberval, iI surmonla toutes les diEficultes d'une adaptation particu]iere
ment douloureuse. En 1907, pere de sept enfants, il preta solennellement
Ie serment d'aJlegeance a Sa Majeste britannique. Ce gentilhomme exquis,
qui ecrivait son journal et ne passait jamais devant une eglise sans y entrer,
s'il eut fort a faire contre les mauvais plaisants qui saccageaient son jardin,
remarqua par contre la beUe formation repandue chez les femmes grace
aux Vrsulines. 11 dec1ara un jour qu'il se relrouvait dans un petit Paris. Parmi
tous Ies immigrants, Labeaume representait la plus pure et la plus saine
tradition franc;aise.

Sur Ie bateau qui I'amenait a Quebec, iJ avait rencontre un certain
Boussiere, gros meridional qui s'accrocha a lui comme Sancho Panc;a a la
remorque de Don Quichotte. Catholique peu pratiquant, it n'etait pas fait
pour compenser chez Labeaume Ie regret de sa patrie, et celui-ci n'eut pas
de peine en voyant repartir son Marseillais apres quelques annees de voisinage
parfois mouvemente.

Elle est riche en couleurs, la galerie des immigres de Roberval. Apres
Ie colon Labeaume et son compagnon, Ie vicaire Delay et les barons dont
seul De la Boissiere demeura, on trouve Ie redacteur du premier Lac St-Jean,
Henri Tielemans, plus tard deux employes au second Lac St-Jean, Ie typo
graphe Alexandre Robert et Ie gardien de nuit Leon Ripp, dont la famille
restait SUr la Pointe Scott, mOrt au champ d'bonneur en 1915; Ie profes
seur de musique BiJocq, promoteur d'une seconde fanfare en 1908; les
bouchers Pierre Traversaz, Joseph Riccaz et Jackson, Ie BeIge Dehertach,
Ie boulanger Louis-Fernanz Meroz, Suisse lutherien converti par Ie vicaire
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Quelques colons franr,;ais se fixerent aussi a Sainte-Hedwidge: Albert
Maurice, Onesime Jeandel, Gillet, etc. D" x d'entre eux ecrivirent leurs
impressions a ragent Carbonneau et le Lac SI-Jean fut tout heureux de
publier leur lettre :

Lapointe, avec son patron, Joseph Cossette, com me parrain ; I'excellent jar
dirtier et fleuriste de l'hopital, Parizel, ancien militaire, qui repartit pour
des cieux meilleurs; Abraham Kami), Syrien de Beyrouth naturaLise en
1912 ; Ie Dr F. Nicole, veterinaire frang-ais . ans droit de profession, Ie Danois
L. Hafmond, Ie Breton Etienne Bernard, les Juifs roumains Osias et Israel
Ornstein, dont Ie journal annonc;ait les aubaines chaque semaine, entin Ie
peintre Emile CoUin, qui faisait des portraits et courait la pretantaine, sans
Ie sou, et l'Italien Vincent Capobianco, qui ,11l,]it jouer de Ja harpe par les
maisons et que la corporation condamna a dbguerpir. ..

...*

HlSTOIRE DE ROB£RVAL

NouveUement arrives dans la region du Lac-SaiDl-Jean, oous avollS pu cepeodant
DOUS rendre compte de la fertilile de cet admirable pays. Au premier aspect, 00 se
Jaisse saisir par Ie charme et Ie pittoresque de la belle nappe d'eau; puis, quaod 00
remoote sur Ie [JaDc des collines qui boment Ie bassin du lac, on trouve partout ce
meme charme, ce meme pittorcsque, Celie meme ferLilite.

NOllS voudrions pouvoir dire a tous les Franyais, petits proprietaires et fermiers
ecrases sous les impots et les fermages lrop lourds pour leurs epaules: ~ Venez au
Canada; la, vous sercz Ubres, I~ vous travaiJIercz pour vous et non pour dcs maitres
durs, l~ vous retrouverez line patrie au seio d'une seconde France; Ie Canada pour
Ie travailleur courageux, c'est l'independance, l'aisance. la vie large, c'est Ie bonheur
aulant qu'il est possible de I'avoir.

~ La terre est pl'opre a toutes les cultures, depuis Ie ble jusqu'aux legumes fins
de nos jardins de France. La vie mat6rieHe est a meilleur marche que dans la vieille
Europe, et Ie cultivaleur canadieo vii dans une abondance que bien peu de fermiers
fran<;ais peuvenl se flauer d'avoir. ~ (201)
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Le plus tristement celebre de ces immigres fut Franc;ois Guery, arnve
en 1900. Etabli vers l'extremite nord de la ville, rue Menard, avec sa femme,
sa fille, Mme Duval, su vache et ses lapins, il etait sympathique mais blase.
n frequentait les Marislcs fran<;ais, allant pecher avec eux sur Ie lac. Ancien
officier de l'armee franc;aise en Afriqul;;, il parIaH souvent des aventures de
sa carriere militaire. II revenait en particulier sur un episode tragique, ou
il avail tUe un homme sans necessite, et en gardait dll remords. Le 7 mai
1902, iI cornmenc;a sa journee en faisant des reparations a sa maison. Sa
femme Ie vit bientot partir, soi-disant pour aller chercher du dou au village
et voir un notaire. Personne ne Ie revir plus. Huit jours apres, Ie journal
robervalois, Ie Defricheur, y fit echo, disant : «On suppose qu'un etourdis
sement l'a pris et qu'il est tombe dans ]a riviere, ou il y a 12 a 15 pieds
d'eau. M. Ie cure a demande aux gens du village, dimanche, de s'unir pour
faire des recherches dans Ie bassin et dans la chaussee du moulin. l> Sans
espoir de Ie retrouver, sa femme et son gendre partirent. Au mois d'octobre
suivant, un habitant en tournee de chasse passait pres du ruisseau de ]a
Bidoune, vers ]e rang IV, dans Ie bois, qnand il vit de loin quelque chose
d'accroche a une branche d'arbre et qu'il dedara avoir pris ponr une perdrix.
IL tira dessus. C'etait la tete de Guery, qui s'€tait pendu avec du fil de ret
et dont Ie reste du corps gi~ait a. terre. On supposa qu'il avail succombe a
une crise de demence (il souffrait d'une fi' vre latente) et on lui fit des
run6raiJles chretiennes.



A Pcribonka, Ie plus illustre «passant:p fut Louis Hemon, que nous
venons de citer : un jeune Breton, fils d'un professeur de rMtorique, anti
bourgeois, que la maJadie du siecIe - du XlXieme - porta d'abord en
Ang1eterre, puis au Canada, Apres Quebec et Montreal, Hemon monta a
Roberval, d'oll it ecrivit, le 24 juin 1912, que «voila des vacances toutes

A l'encontre de ces propos encourageants t on retrace un autre de ces
colons immigres a Sainte-Hedwidge, fort erudit, trop erudi! peut-etre, qui
finit par se faire mendiant.

Les Fran9ais du Lac-Saint-Jean qui n'allerent pas prendre les armes,
a la premiere grande guerre, o'en etaient pas moins patriotes exemplaires :
Ie 14 juiJ1et 1917, i1s ceJebrerenl la fete nationale.

Le courant d'imrnigration etait alors passe, S'il a laisse au Lac-Saint
Jean de belles families qui s'assimilerent a l'element dominant, il en a aussi
desabuse d'autres a leurs dcpens. Au milieu de cela se pla9aient une infinite
d'incidents cocasses qui naissaient d'eux-memes entre Ie Parisien, ou meme
Ie simple Fran\;ais de classe moyenne, et l'habitant canadien, paisible,
cordial el moqueur. Si les premiers essayaient d'en remontrer aux seconds,
manie damnee, nos gens ne manquaient pas d'occasions pour leur river
leur clOll. II etait bien diffi 'Ie pour un Fran9ais, a la verite, de ne pas
passer pour originHI u Lac' iot-Jean, et ils faisaient rire les notres de bon
cceur, avec leur langnge e rluan!, leurs reflexions piquantes, leurs panta
Ions de velours et habitudes bi:r.arres, On s'amusait, en particulier, des bis
biHes que certain.s se passnient entre eux en se traitant mutuellement de
« sale bounique ". Un Fran l1is voulut un jour marier son fils a une fille de
Roberval: il all", voir Ie per et omme09a solennellement: «Monsieur N"
j'aime ce pays et je \loudr. is y ,t:o!r rna familIe.ll A quoi I'habitant repondil:
«Mais ;JL' yez-vous, lonsieur!»

Les incidents tragiql1es ne manquhent pas non plus, dont nous avons
donne deux cas ,xtreme . 1 ous pourrions dire encore que ]e Fran~ais Derath
fut recueilli un jour pOll' un colon. entre Peribonka et Mistassini, perissant de
froid et d'epuisemenr dans une tempete de neige, Le cas, authentique, de
I'accordeur de piano de Mario Chapdelaine illustre bien l'errcur amere dont
ces immigrants €taient trap SO vent victimes. «A cause, done, que vous
etes venus par icine? ' d Hmo e Samuel Chapdelaine, 4: Pourquoi ils etaient
venus? repond Ie roman i r. uelques mois plus tot it auraient pu l'expli
quer d'abondance, avec des hra GS jaiUies du reur: la lassitude du trot
toir et du pave, de fair pau re des viIles ; la revolte contre 1a perspective
sans fin d'une existence aL.~ervie t !a parole emouvante, entendue par ha
sard, d'un conferencier prechant sans risque l'evangile de l'energie et de
I'initiative, de la vie saine et libre du sol feconde. :» - ¢ Cela leur avait
paru sl merveilleux, dans leur 'troit logement parisien, cette idee qu'au
Canada ils passeraient presq Ie toutes leurs joumees dehors, dans l'air pur
d'un pays neuE, pre;, de' grandes forets ! lis n'avaient pas prevu les mouches
noires, ni compris tou a fait ce quc serait Ie froid de l'hiver, ni soup,;onne
les mille dUfctes d'une terre irnpitoyable. » Paul Augustin-Normand repre
nait : «A l'instigation d'agents totalement inexperimentes en fait de pratique
de colonisation, qui d'ailleurs les placent sur des lots de terre absurdes, nous
arrivent trop souvent des Emopeens qui ont a faire un apprentissage com
plet.» (202)
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Un ecrivain fran~ais etait venu avant Louis Hernon, portant au creur

la meme amertume qui est la ran<;on de la vieille civilisation europeenne.
Mais il n'avait pas de genie, il n'avait qu'un peu de talent. Leon de Tinseau
faisait partie de la mission fran~aise invitee aux grandes fetes du troisieme
centenaire de Quebec, en 1908. Ecrivain cie salon a la plume facile, son
voyage au Lac-Saint-Jean lui inspira un roman, publie en 1909 sous Ie titre:
Sur les Deux Rives, roman ou Roberval occupe tine bonne place. Vne
famille noble et ruinee de Vendee s'exile au Canada. Elle habite d'abord
la basse-ville, a Quebec. (¢ Quebec la Glorieuse sortait des profondeurs du
fleuve. :Il) C'est la qu'elle fait connaissance du proprietaire-fondateur d'une
pulperie a Bagotville, dont Ie pere devient secretaire-gerant. La pulperie
est rasee par Ie feu, la petite familJe se transporte alors a Roberval, sous
les auspices d'un industriel de Chicoutimi en passe de faire la prosperite de
Roberval - chose lriplement inouYe! En effet, Philippe-Gedeon Sirois -

trouveeS:ll, Ie pays lui paraissant comme «un coin de la campagne fran
~aise:l> (203). Puis il s'embarqua a bord du petit Nord, du capitaine Do
naldson, que prenait aussi Samuel Bedard, et on sait Ie reste. C'etait un
« survenant I> de plus dans la contree. n travailla au trace du Chemin de
fer Roberval-Saguenay, qui devait contoumer Ie lac Saint-Jean au nord, et
qu'il savait tres hypotbetique. On lit sur Ie Lac Sf-Jean du I7 octobre 1912,
sous Ie titre: HOllfleur: «Les ingenieurs charges du trace du chemin de fer
Roberval-Saguenay lravaillent depuis une quinzaine dans les limites de notre
paroisse. 11s esperent bientot alteindre les frontieres de la paroisse voisine,
Peribonka. » Hernon etait parmi eux.

Dans Ie meme journal robervalois, Ie nom de Samuel Bedard (qui n'est
pas Samuel Chapdelaine) revenait souvent a cette epoque. Bedard avait ete
employe a I'Hotel Roberval, et par La suite bedeau a Mistassini, ou son
frere etait cure, avant de se faire colon a Peribonka, mais un colon sui
generis, aux cent metier un de ceux qui traversaient Ie plus souvent a
RobervaJ, «par affaire~. Quant a Eva Bouchard, qui fut reconnue, a tort
ou it raison (plus it tort qu'i! raison) comme l'inspiratrice du personnage de
Maria, elle appartenait 11 une des prl)mieres familles de Roberva!. Petite
fille de Sylvestre Bouchard et de Joseph Dumais, maitre de poste, et eh~ve chez
les Vrsulines, elle fit l'ecole a Peribonka quand son pere, Adolphe, se fut
transporte la. II y eut aussi, dans ces pat'ages, Thomas-Louis, surintendant
des pecheries et chasse, qui noya son cheval it I'embouchure de la Peri
bonka au printemps 1909. Mort en 1911, ses deux gosses, de huit et six
ans, [urent adoptes par Samuel Beciard, et Louis Hernon aimait les prendre
sur ses genoux...

L'auteur de Maria Chapdelaine, avec cette merveilleuse liberte de
l'observateur qui cherche l'universel, a puise partout autour de lui. Laissons 11
d'autres Ie plalsir de trouver (ou de perdre) Jes clefs des personnages et
des lieux et notons seuJement ici I'ima[',c que Hernon a retenue de Roberval :
c'est celIe du chef-lieu. De Roberval viennent les arpenteurs dans les colonies
nouvelles comme Peribonka, et les calendriers que les femmes suspendent aux
murs. Ce que Maria a vu de plus beau dans sa vie, a pal! la grand'messe, ce
sont les magasins de Roberval et une seance dramatique au couvent des
Vrsulines. A Roberval, Hernon a remarque ]es « petits trottoirs de planches :l>.
«Et, quand Ie bateau de Roberval marche, dit Esdras, on peut descendre
aux chars en douze heures de temps.:l>
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dans la reaJite Benjamin-Alexandre Scott -'- y possede une banque, un
journal, des agences, un magasin general, etc. Pragneres, notre immigre,
devient surveillant de ces etablissements. Et, «des les premiers jours de
juillel, la famine s'instaJlail a Roberval~.

C'etait uoe rue de deux kilometres couraot Ie long du lac, entre deux trottoirs
de planches. D'un cOte, cetle rue ne bordait trop souveot que des terrains eocore
vagues. Les maisons cherchaient de preference Ie cote oppose, !ongeant la rive. EUes
elaient toules pareilles, avec leur petit enclos aboutissant 1\ la greve, leur escalier.
de cinq marches, leur plate-forme dominant Ie niveau des neiges, leur toiture d'ardoise
ou de zine, et leurs doubles fenetres laissant voir les memes rideaux de fausse guipure
et les memcs pots de geraniums rouges. Par un beau soleH, en face de 1a petite mer
sans limite apparente, I'aspect du lieu erait channant, donnaitl'impression plaisante causee
par Ie contact des objets OCUf5. Car lout erait neuf, les habitations, lellr couehe de
peinture rouge, bfllne, creme, vert paJe, bleu mourant; leurs cuivres, leurs enseignes.
Et la nalure etait o.u5si ncuve et tr('s pure, dans sa beaule que tres peu de regards
avaient loucbee. La lumiere elle-meme semblail neuve ainsi que la clarte d'une lampe
aJIumee pour la premiere fois. J..'air aspire n'avail servi a la nourrilure d'aUClln
poumon, II apporlait ('odclir sajn(~ qu.i parfume un atelier de menuiserie.

C'etair en effet Ie royuum dl~ la planche, partoul sciiie, chantournte, mortaisee,
feuilluree, mise II tOus les lisages avec une prodigalite folie, comme une chose sans
valeur aucune. lei Ie hois rempl!lA;'ait r"sphalte, franehissair les ruisseaux, s'alignait en
clotures qui n'en[crmaient rien. •'lev;l!t en muraillcs, s'inclinait en !oitures. Le bois
qui avaiL servj 1\ constnrire ee village, vendu dans un ehantier de Paris, aurait prodllit
des millions (204 J.

Le trio familial habitait une de ces maisoDs de planches, mangeait du
gibier et de la ouananiche, ~ quintessence de la truile l> ... et l( l'ete s'acheva
doucement dans cet endroit, (, coup sur l'un des plus tranquilles du monde :l>.

Enfin - passons-en - Ie pere laisse son emploi, la famille se transporte au
poste du lac Mis tUisini, eU . cn revient, la femme et son nouveau-ne meurent
el sont enterre ~ Pointe-BI ue. Les deux autres retournent a Quebec, ou de
nouvelles chanL:CS d'un destin raiment mysterieux les attend ... Voila l'his
toire funambulesque que nous laissc M. Leon de Tinseau, romancier oublie,
bien qll'il cut public all moins un livre par annee de 1882 a 1914 inclusive
ment, et qu'il intitulait : La Princesse en'ante, Les bourderies de la Cha
noinesse, L'attelage de lo Murqu'se, Le Secr81aire de Madame La Duchesse ...

Nous cedons cependant i:t la tentation de citer, en terminanl, celie
description du Roberval de 1908, sans doute une de ses meilieures pages 
et cependant « tres pale souvenir », dit-il lui-meme, de l'impression que lui
,wait laissee cette fin de journee aux bards du lac Saint-Jean :

Chaque maison est peinte fraichement de gris, de rouge eteint, de jaune clair,
selon Ie goth de l'habilant; lao fallsse d;;ntelle des rideaux, laissant voir quelques plantes
f1euries, leur donne l'ilir cossU. Presque toutes font briJler lin ecriteau de cuivre, Oll
developpent la devanlnrc; d'un magllsin; 00 ne vient pas ici pour vjvre de ses renles.
Voici un nolaire, uue bllnque, un m6uecin, un journal, des agences de proprietc~, une
modiste qui vend des corsets, des jarretieres, des savons et des ehaussons fOllrr{:~. Le
pharmacien est en meme temps debitant de cigares el «demoiselle de telephone 1>. Cnez
Ie bijolllier VOLlS trouverez moins de diamants que de strass; du moins il vous vendra
des hame<;ons, des instruments de musique, des lunettes et il reparera voLre fusiJ. Le
coiffeur lient un bar er eire les chaussures. Mais dans sa boutique immense, impossible
a designer dans aucune langue, Ie Dufayel du village met au service du colon lout ce
qui peut lui eIre utile, depuis Ie sac de c101lS jusqu'a la charrue, Ie fOllroea\'1 de cuisine,
Ie cano! de simiJi-ecorce, Ie (ralneau pour !'niver qui va venir, et Je piege pour les ours.

Entre les maisons ctflgees sur Ie coteau en pente douce, I'reil deCOllVre la foret
aux couleul'S vives, opposees majs fondues comme celles d'un tapis de Smyme, Les
pins de perite taille (Ies grands ont disparu tres vite a l'arrivee du Visage-Pale)
donnenl la t"nte vcrt sombre dll fond. Sur ce riche velours, l'aufomne a broche dew.
reintes qlli feraient sourire nos peiotres, cem: du moins qui n'ontJ'amais traverse I'ocean,
~i j'et.a.is capable d'en recouvrir uoe toile. Au grand feuillage ecoupe de I'erable un
f1euve de sang para'lt avoir laisse SOil ecarlate. Tout a cOte la Nature capriciellse a
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plonge dans un bain d'or Jes rameaUJl frlssonnants du bouleau, El, SOilS les rayon8
obliques du solei! eouehant les vitres du petil village flamboient comme les emaux
d'une elagere adossee au broeart venitien d'un appartement somptueux.

Dans l'h6lel tout neuf ou fJotte la bonne odeur du pin, Ie diner frugal s'est acheve,
servi par deux jolies Canadiennes aux bras blan~, que pas un convive n'a genees meme
d'un regard trop attentif. ( ... ) Dans Ie grand hall, ou deja rontle un prele, une quinzaine
d'habitants sont venus fumer kllrs pipes, se distraire pendant la veillee qui commence
a etre longue. Jls ne jouent pH";, ne causent pas, ne boivent pas. Ce sonl de pelits
marchands, des conlre-mailrC') de scieries, des fermiers dont les culottes s'enfoncenl
dans des bottes indieones sans talons. lis altendent Ie regal de chaque soir que I'ho
telier leur donne gratuitemcnt, fier de posseder une «attraction;) nouvelle dans 111.
contree. Et voici que, des profondeurs du phonographe, les barylons mugjssent, les
sopranos miaulent, les orcheslres grincent, les fanfares eclatent. Ce serait 11 fuir, s1
l'expression du visage des assistants, ravis aux sommelS de la jouissance, n'etait une
le~on de philosophie boone 11 mediter pour un blase de la civilisation. qui trouve parfois
que l'Opera decline et qu'on s'ennuie aux soirees de Madame X... !

Pendant ce temps·liI deux oursons gros comme des roquets jouent dans un
coIn avec I'insouciance de leur age, oublieux de la caverne natale et de la mere qui
repete leurs noms aux echos d'alentour. ( ... )

C'est l'heure d'aller voir Ie lac. Sur fa rive de gravier un gazon maigre essaie
de mordre par places. Ja 00 les SlIules nains om donne leur ombre pendant I'ete. Vers
I'Occident, la Iumiere est si pure qu'on est attendri et respectueux ( ... ). En meme
temps, un aiJ que peu de poitri",;c, ont respire dcpuis Ie commencement du monde
offre it mes poumons d'Europecn, habitues aux fouks malsaines, Ie plaisir inconou
de l'aliment pour Ieqtlel Ja Natllfe le~ a faits. La machine de la vie fonctionne avec
une aisance delicieuse, tellement complete qu'il semble que Ie tic-tac du cceur ne devra
plus s'arreter. L'esprit lui-meme SC' degage de tout ce qui est lourd et inavouabJe.
Comment, n certaines heures, ai·je pu offenser Dieu et Ie prochaia 1...

(... ) II regne un grand silence. Vne fumee s'ele.ve de rile voisine, toute petite,
oil, sans do ute, un pecbeur va passer la nuit. L~ mouett.es continuent encore leur' vol
sailll fin. Et, lout a coup, la nappe liquide est devenue rose, d'un rose absurde comme
I'invention d'un decoraleur fantaisiste. L'azur fond rapidement dans la direction du
Nord. Bientot la pelite lJe semble line tache dans I'opale immense qu'un leger brouil
lard voile de sa fraieheur. Bienhcureux habitants qui velTont encore ce spectacle
demain, pendant de longs jOllfs ( ... ) (205).

-----.-----



CHAPITRE XII

LES SERVICES D'UTILITE PUBLIQUE

A Roberval, les trois services municipaux: aqueduc, telephone, elec
tricit6, furent d'initiative locale et connurent des origines que nOlls dirions
heroiques si Ie terme s'y prctait mieux.

L'aqueduc fut l'reuvre qui donna Ie plus de tracas it Ia. municipalite.
Decidee sous Ie maire Otis, commencee sous Ie mail' . Du Tremblay, terminee
wus Ie maire Willia.m-J. Tremblay, elle n'cut ~H n~glementation finale que
sous Je maire Bilodeau.

Le :Hemier regIemenl passe au conseil de village, en onze articles,
pour b construction d'ull a.quedllc, en 1890, donnait a Uphirh Verreault
jusqu ';w moi~ d'octobre ] 89) pour Ie livrer. II devait rester )3 propritte de
l'entrepreneur durant cinq ans au moim:. Des tarifs sp6ciaux etaicnt prevus
pour les gr~ndes maisons: $30.00 po! annee pour Ie couvent principal
(Maison de pierre), $15.00 pour Ie viellx couvent, $15.00 pour un hotel
de douze chambres ou plus, $10.00 pour une maison de pension.

En 189 J, liphirin VerreauH demanda un delai, offrit de poser un
aqueduc en fonte, rec;ut une fin de non-recevoir et transfera ses droits a
Octave Naud. L'un et ('autre demeuraient dans Ie comte de Portneuf.
Naud s'associa Pamphile Allard pour Ie representer a RobervaJ, et mena les
traV<lUX a terme en 1892.

Ce premier aqueduc Clait en bois. 1£ conduit central n'etait rien d'autre
qu'une tubulure de troncs d'arbres creuses et raccordes les uns aux autres,
comme on avait fait a Chicoutimi. Octave Naud, cultivateur, et Damase
Naud, entrepreneur, de Saint-Alban, s'etaient constilues en societe legale
(Octave Naud et Cie) pour l'exp[oitation de l'aqueduc du village de Roberval.

En 1895 s'6leverent des plaintes, en partiClllier contre Ie manque de
pression. Le p,wvre aqueduc avail des intermittences ... En 1896, il bloqua en
certains endroits. Octave Nand et Compagnie re<;urent des menaces. Ils Eurent
invites au conseil. liphirin Verreault renouve1a son offre d'aquedl.lc en fonte.
Le conseil consulta un avocat pour mettre Octave Naud en demeure de
fournir son eau. Celui-ci apparut 3 la table du conseil Ie 6 maio On en
refera au peuple. Le viHage insatisfait fut convoqlle en assembJee publique.

Les pourparlers se poursuivirent en 1897. Le desastre du couvent, Ie
6 janvier, fut un avertissement. Le maire, Ladislas Otis, se rendit a Chicou
timi etudier 18 question. La ville de Chicoutimi s'etait construit un aqueduc
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metalligue en 1895. On docida d'aoord de poursuivre Naud et Compagnie.
Les contribuables demanderent par requete au conseil de construire lui
meme un nouvel aqueduc et d'elirniner Naud et Compagnie d'une fa~on ou
d'une autre, On proposa ensuite a ceux-ci de vendre leur aqueduc en bois,
et on adopta un reglement d'emprunt de $17,000.00 pour acheter, reparer
et entretenir l'aqueduc deja exlstant. Deux fois Ie village fut invite l\ delib6
rer, en mai et juillet, et on s'entendit finalement sur I'achat et la reparation
de l'installation des Messieurs Naud.

Un nouveau personnage etait entre en scene durant les pourparlers : Ie
vicomte Thomas de la Vallee Poussin, ci-dcvant ingenieur des Ponts et
Chaussees en France. II se fit Oblat de chccur cistercien, espece de moine Libre
des vreux mais suivant la regIe religieuse, comme on en admettait alors chez
les Trappistes. Devenu Frere Jules, Ie vicomte se rattacha 11 la Trappe d'Oka
mais o'en continua pas moins d'exercer sa profession d'ingenieuf. II avait
travailIe au canal de Panama... et a l'aqueduc de Limoiloll. n vint dans la
region pour diriger les travaux d'un aqueduc et d'un pont ala Trappe de Mis
tassini. (Un autre vicomte de la Vallee Poussin, Ludovic, egalement inge
nieur, vice-consul de Belgique, etait a la tete des travaux de I'aqueduc de
Chicoutimi en 1895.) ,On apprend, en 1897, qu'un de ces vicomtes offre ses
services aux con ils d'Heb~rtville et de Roberval, tous deux en pourparlers
d'aqlleduc. On 'lit d'aulre part que Frere Jules se lient a Mistassini et a
Roberval environ ce temps.

>II >II

Une fois achete l'aqueduc de Naud, Ie conseil de village forma un
comite de quatre echevins, dont Thomas Du Tremblay, ingenieur-meca
rucien, pour sa reparation et :;on alimentation. Le 9 octobre' 1897, Ie comite
de l'aqueduc tint sa premiere reunion a l'Holel Du Tremblay et nomma
Arthur Du Tremblay son pres' dent et Joseph Juneau son secretaire. Ces
messieurs eurent a peine tat I'installalion qu'iIs revinrent sur les decisions
officielles. II fallait, de louIe necessite, remplacer compl<~tement cet aqueduc
temporaire, trop petit et toujours constipe. Lcs contribuables, dument con
voques en OClobre, se rangerent du cote d'une nouvelle installation en fonte.

Arthur Du Tremblay, de la presidence du comile de I'aqueduc, parvinI
a la mairie: c'etait lin coup d'Etat, ou du moins un coup de theatre. Le
village aUa aux urnes illunicipales, en effet, les 10 et 11 janvier 1898, et
echangea toutes ses edilcs moins un, Ephrem Brassard. L'clection se fit sur
la question de l'aqueduc ct fut tres contestee. Le nouveau conseil effectua
un «assainissement:b des 'lffaires publiques, Du Tremblay ne savait pas
cependant dans queUe gar n; il s'etait embarqu€, ... Les six conseillers qui
Ie secondaient etaient :Pamphile Allard, £phr~m Brassard, Theodore
Tremblay, Charles Lindsay, Abel Ouellet ct Philippe Rinfret, rempI ace par
.Antoine Bolduc en novemQr"C. T!s cngagerent un nouveau secretaire-tresorier
en septembre : Leufroid Pa ldis. l.es sessions doublerent en nombre en 1898.
En 1899, avec Ie nombre record de 53 s6ances, Ie consej] s'assembla en
moyenne une fois par semaine.

'" '"
Le maire Du Tremblay accepta les services du vicomte de la Vallee

Poussin, alias Frere Jules. On lui vota $10.00 Ie 16 mars 1898 pour ses
plans et de is. On decida de prendre l'eau au rubseau Louis Tremblay, pas
sant sur la 1 fre d'Edmond Parent. (AppeJe aussi «Blackburn », ce ruis
seau tombe au centre de la ville.) Frere Jules commen~a Ie trace et Ie
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nivcUement a la mi-mai. Les soumissions resterent ouvertes jusqu'au 9 juin.
Deux entrepreneurs se presenlerent: Therence Potvin, de Roberval, et
J.-O.-C. Migneault, de Montreal. Deux preteurs egalemenl: Loon Couet,
gerant de la Banque locale, ct Jean Tache el son frere, banquiers, beaux
[reres de Migneault. .I.e conseil confia tout aux seconds. JI se repentira de
n'avoir pas pris les Robervalois.

Des six propri6taires de terrain ou devait passer Ie luyau depuis la
prise d'eau, au Premier Rang, jusqu'au village, cinq offrirent Ie passage
gratuitement. Frere Jules se rend it a Trois-Rivieres faire des essais sur de
la tuyauterie offerlp. -.;n vente. II se rendit aussi aQuebec faire analyser reau
des deux ruisseaux en VlIC. Mise a l'epreuve par Ie Reverend Messire P.-J.
Fillion, de l'Universite La val, reau du rujsse~lU passant chez Edmond Parent
se revel a moin.s dure et plus pure.

Le contrat, endosse par Jean Tache et Cie, fut signe Ie 16 juin 1898.
L'entrepreneur Joseph Migneault s'engageait pour $24,550.00, montant
qu'il devait touche, par versements mensue[s. L'ouvrage comprenait: une
prise d'eau avec barrage de 7 pieds, en bois ou en beton, dans Ia ~ riviere
dite Parent », au Premier Rang; une digue de roche, en amont, pour rem
magasinage de I'eau ; un~ conduite cc.-ntrale, en gres et fonte, allant du
barrage a la rue Saint-Joseph, et de l'eglise a I'H6te[ Roberval (il y avail
un faubourg important sur la Pointe Scott voisine) ; des conduites dans les
rues transversales; 20 bouches d'incendies, etc., toutes pieces qui « seront
parfaites de main-d'o:.uvre et de systeme approuve par I'ingenieur du COD
trole. »

Migneault avait a peine commence ses travaux qu'i! commen<;ait aussi
ses revendications. II n'aimait pas les experiences scientifiques du Frere
Jules. Le conseil lui donna ordrc de {( Iaisser notre ingenieur ou delegue
faire Ie' c '"ais gu'i] ju rera necessaire.s ~ (206). Frere Jules flit autorise,
pJr-dcvant nOlaire, a r ire obeir Migneault.

Les ouvriers recevaient quatre-vingls sous par jour. Le 23 juillet, la
feuille locale annon<;ait: La greve a RobervaI! - Les travailleurs de
I'nqueduc ont momentanement interrompu l'ouvrage, parce qu'iJt:. ne sont
pas assez payes, parait-il.» Dans sa Livraison suivante, Ie 6 aout, Ie meme
journal rapportait !'incendie du faubourg de la Pointe Scott, qui fut suivi,
quelques semaines apres, de celui de la manufacture de laine ...

A la date du 13 aout, it y avait un fosse de 5,654 pieds de long dans
Ie viJlage, dont 1,477 pied. avaient necessite du minage. Le ereusage de
cette tranchee sur les rues Roberval, Saint-Joseph et Menard avait accu
mule des monccaux d~ 1 rre boueuse devant les maisons (, et en maints
endroits bloqlle Ie pas. a e,. Pour mettre Ie comble aces difficulte.s, Ie
conseil se trouvait dans une imposture, ayant laisse ses membres s'engager
dans ks travaux, contre la loi. «Presque tous les conseillers, rapporte en
core Ie bayard Lac St-Jean, sont a l'emp[oi de M. Migneault, directement
ou indirectement.~' (207)

D'apres Ie conLIn!, J'ouvrage devait etre fini Ie 1er septembre. n n'en
fut rien. Le village e..ventre <1ttendait les tuyaux qui retardaient. La pose de
ces tuyaux ne commen~a que Ie 15 aout. Une fois instaUes, ils n'etaient pas
etanches. Et les trelOchees se remplissaient sous Ie glissement de la terre,



la circulation ttait genee. L'aqueduc detrayait la chronique dans l'hebdo
madaire local.

Le 2 septembre, Ie surveillant fit lecture de son rapport mensuel devant
un comite rtuni chez Ie maire. Frere Jules, un gros moine connaisseur qu'on
n'abusait pas, y allait carrement dans ses avances. Au journal Le Lac Sl
J earl, Ie redacteur etait un Beige fran~ais, presque un compatriote, et il
approuvait pleinement Ie moine. Dans son numero du 3 septembre, qui fut
son demier, it denon~a comme un guet-apens tendu au Frere Jules la reunion
chez Ie maire. D'ailleurs, it y avait division au sein meme du conseil.

Migneault demanda de faire passer en arbitrage l'estimation des tra
vaux faits au cours des mois de juillet et aout. Un compte rendu des tra
vaux fut dresse Ie 19 septembre, sous la signature de deux ingenieurs. Les
choses tournerent a mal pour l'entrepreneur. Le conseil re~ut force plaintes
et reclamations: obstruction des chemins, explosion des mines, bris de
voitures, bris d'une lampe electrique, etc. Le conseil tint Migneault res
ponsable de tous les dommages causes par Ie retard des travaux et s'adjoi
gnit l'avocat L.-A. Langlais comme procureur. n contesta meme les preten
tions du Frere Jules sur son salaire. Au moil' d'octobre, Migneault tenta de
s'acquitler des travaux en SlJ n~. avec Joseph Juneau comme surveillant,
mais il s'engagea dan une nouvelle impa " avec Ie conseiL. n manquait de
materiaux, les travaux avan~aienl au ralenti et Ie conseil tenait sa bourse
close. Le 21 octobre. celui-ci accorda a Migneault un nouveau delai. Le
maire absent, les comptes pour dommages pleuvaient au conseil et Ie ciel
pleuvait sur Ie village, I :) novcmbre, Ie surveillant Juneau deposa une
plainte devant Ie magi. tra! R-P. Vall ~ : a l'angle des rues Menard et Saint
Joseph, I'entreprcneur, arce qu'il n'en avait pas d'autre, avail employe
un coude de 4 pouces de di'1,l1CrrC interieu r pour reunir les deux conduites,
qui en avaient 6,

L'enquete, presidee par Ie marri1;trat, d 'nit s'ouvrir Ie 7 novembre.
Elle fut remis": au 15, puis au 18. Ce jour-la, en Cour de Magistrat, dans la
saJle publique, plusieurs temoins furent entcndus, dont Ie constable Eugene
St-Pierre, qui avait arrete Migneault et un de se~ employes, D'autres temoins
deposerent Ie 19. Migneault :;c justifia. Le maire Du Tremblay comparut
comme temoin a dCcharge,

Le 5 decembre, ordre ~ut donne a Joseph Juneau de suspendre les
travaux, Uoe convention fut passee entre Ie conse!l et fentrepreneur. Le
moire s'en prevalut pour con 'dicr J.-O.-C. i:gneault et prit sur lui de lui
payer un prix fixe. Migneault fu lib":re Ie 1 ~ fevrier 1899, la cour .iugeant
qu'iJ n'y avait pas E~;\l de pou!".'ui re Ies procedures.

Mais Ie maire Du Tremblay demissionna avec Llne partie du conseiJ
et Ie major Tremblay prit sa place, Ie J6 janvier 1899. Le nouveau comite
de l'aqueduc mit Ie magistrat Va[Jec a sa tete, En fevrier, les affaires de
l'aqueduc furent sOLlmises a LIn nouvel arbitrage. L'avocat-depute P.-v.
Savard, de Chicoutirni, en faisait partie. On garda SOUS saisie Ie materiel
de Migneault, qui poursuivait la corporation pour trois forts montants. Cette
demiere engagea ('avocat Thomas Lefebvre COmme son procureur.
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'"
Avec Ie retour du printemps, Ie com~;il demanda A un ingenieur que

becois de lui indiquer un confrere competent pour I'achevement de son



aqueduc. L'ingenieur quebecois envoya Joseph Spenard, un autre immigre,
aspirant-ingenieur de la cite de Quebec. En vertu du compromis du 5 de
cembre, les travaux fment repris en mai par C.-H.-I. Maguire, represen
tant de Migneault, pour etre menes a terme. Une soixantaine de conduits
prives avaient ete instatles en 1898. Maguire en posa quelques autres, puis
abandonna tout a son tour I Voila I'ouvrage arrete pour plusieurs semaines
encore. En attendant, Ie village tire Ie meilleur parti possible du vieil aqueduc
de bois. Le nouvel aqueduc, deux Eois mis aI'essai, se rompit deux lois! Au
debut de juillet, nouveaux embarras : recluse de l'ancien aqueduc, qui don
nait un certain rendement, fut saccagee, une nuit. Les auteurs de ce forfait
privaient ]e village du peu d'eau qui lui restait...

Accule, Ie conseil se mit a l'reuvre, avec son ingenieur, Spenard. Le
vmage devient, en juillet, un champ d'explosions. Car il faut miner encore,
et au Son de la trompette toutes les femmes se precipitent aux portes du
village, affoIees.

Le 2 juillet, un troisiemt: incendie annuel tombe sur Ie malheureux
village, durant son sommeil, el sacrifie Ie quai et Ie bateau du Grand Hotel,
Ie Mistassini ... !
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Recommences Ie 30 juin 1899 par la corporation, les travaux de
l'aqueduc se terminerent exactement Ie 4 decembre. Pamphile Allard exhu
ma les tuyaux de bois. Lc 7 septembre, quand les robinets commencerent
a couler regulierement, Ie conseil decida la tenue d'une eoquete sur toutes
les affaires de I'aqueduc, depuis Ie 16 juin 1898. Le 29 septembre, Ie Rapa
triement publia Ie reglement municipal du nouvel aqueduc, en quarante
articles. La corporation dut faire lln emprunt pour les derniers travaux.
Le 22 octobre, une grande assemblee eut lieu a l'Hotel Du Tremblay:
protestant contre les agisscments du conseil, les villageois discutereot leur
position financiere et entendirent plusieurs orateurs, entre autres l'ex-maire
Otis. Le conseil fut somme de r6poodre a dix-sept questions inquietantes...
Le maire Tremblay s'executa a la session suivante.

Le reservoir du Premier Rang avait une capacite de 897,665 gallons.
Le tuyau principal, de 8 pouces de diaruetre, avait 4 mines de long. C'etait,
pour son epoquc, un bon aqueduc. Mais il couta $45,000.00.

Les suites judiciaires ne se terminerent que sous un troisieme maire,
L.-P. Bilodeau. Jean Tache et Compagnie, financiers de l'entrepreneur Mi
gneault, en appelerent a la Cour superieure de Chicoutimi, puis a la Cour
du Banc du Roi, a Quebec. Celle-ci annula Ie jugement rendu a Chicoutimi
Ie 1I octobre 1904 et institua une longue enquete. En verdict final, la ville
de Roberval fut condamnee, Ie 4 mai 1905. Le mnire Bilodeau, haranguant
les contribuables reunis au nombre d'environ deux cents, les consulta sur
l'opportunite d'en appeler a la Cour Supreme, ce qui fut accepte a l'unani
mite!. .. Un peu plus tard, Ie conseil opta pour un arrangement, prepare par
l'avocat Gustave Perreault. Le maire se rendit a Quebec avec l'ex-maire
Tremblay et Ie secreta ire Paradis, et satisfit Ie pJaideur avec une quittance
finale de $2,500.00.

Un peu avant, l'ingenieur Spenard, employe par la corporation en 1899,
s'etait suicide. Le conseil adressa ses sympathies a la «familJe eploree».



*

En 1893, fort de l'experience, Ie chef Bernier instaUa dix~huit autres
appareils dans Ie village: a la Banque, au Bureau d'enregistrement, a l'Hotel
Du Tremblay, chez Arthur Du Tremblay, B.-A. Scott, Ie notaire Israel Du
mais, Ie marchand L.-E. Otis, Ie marchand Elzear Donaldson, Ie marchand

Comme reponse, son executeur testamentaire presenta a la ville ecrasee de
dettes et a peine remise du proces d'aqueduc un compte de $2,341.25, au
nOm du defunt... Le conseil lui offrit... $400.00, non sans dresser une rec
tification en six articles sur les services rendus a la municipalite par Ie
regrette, qui avait passe ]a plus grande partie de son temps a s'occuper
d'affaires personneUes, tant a Roberval qu'a Chambord, Saint-Prime, Saint
Felicien, Pointe-Bleue, se permettant des parties de peche et autres sans
scrupule...

Quant au premier ingcnieur, Frere Jules, d'edifiante memoire, il mourut
a Quebec quelques jours apres avoir quitte Roberval, a la fin de decembre
1898, entre les bras de Dom Antoine, Prieur de Mistassini.

'"*
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Le systeme teIephonique fut plus primesautier que celui de l'aqueduc.
C'est en 1889, la premiere annee du terminus, que Madame Donohue

avait eu carte blanche pour doter Ie village d'une ligne telephonique aerienne
ou souterraine. D'esprit plus pratique, C.-E. Bernier et Ie Dr Constantin
instaUerent la premiere ligne telephonique en 1892. Charles-Edmond Bernier
etait un Quebecois, comme la plupart des notables du village, assez instruit,
ami du docteur, et qui se retrouvait en pays de connaissance comme chef
de gare, de 1891 a 1896. En 189 J, ils firent tous les deux \'experience de
la communication par telegraphie. La gare et quatre autres stations etaient
reliees a cette Iigne: Ie Dr Constantin, l'aubergiste Alphonse Marcoux,
James Spence et Pierre Potvin. En 1892, Bernier voulut periectionner Ie sys
terne. 11 pria Ie conseil de faire les demarches aupres de Madame Donohue
pour qu'eUe posat Ie telephone au village ou bien renon~at a ses droits. En
attendant, Ie docteur et lui installerent les deux premiers appareils telepho
niques et les deux familles s'emerveillerent de cette invention. C'etait la pre
miere installation du genre dans Ie Saguenay. On dit plus tard que Roberval
avait forme Ie premier reseau de telephone rural dans la province. Le premier
telephone au Canada ne datait que de 1880. En juin 1892, on trouve cette
note dans un journal: « Roberval, la jooction Chambord et Metabetchouan
sont maintenant relies par Ie telephone. ~ (208)

De 1906 a 1908, Ie comite de l'aqueduc fut tres actit. On commen~a

a songer a une autre prise d'eau en 1915. Les secheresses et la diminution
des eaux durant I'hiver reduisaient la pression. On observa alors que Ie
debit du ruisseau Tremblay, qui etait presque une riviere auparavant, avait
beaucoup diminue. Le barrage fut reoove a. plusieurs reprises.

En 1936, pour suppleer a I'insuffisance du reservoir, la ville fit
installer un systeme de pompage et de purification de I'eau sur la riviere
Du Tremblay.

En 1948, notre aqueduc comptait cinquante ans quand la ville aban
donna la prise d'eau du Premier Rang pour 1:1 prendre au ruisseau Ouellet,
a Val Jalbert, if 5 milles de ses limites.
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Charles Lindsay, Joseph Juneau, Joseph Bilodeau, Alfred Leveille, Robert
Spence, Therence Potvin, Ie magistrat Pierre D' Auteuil, Ie fondeur TModule
Bernier, Alfred Duchesne et Simon Cimon.

Ce reseau servit de base a la premiere compagnie de telephone, orga
nisee trois ans plus lard. En 1895, comme cette organisation etait imminente,
Madame Donohue fut sommee de commencer a poser ses poteaux ! Ene
possedait des privileges exclusifs depuis 1889.

La meme annee, 1895, Ie depute Girard, de Saint-Gedeon, champion
des syndicats cooperatifs de from age, forma, dans Ie bas du Lac, un syn
dicat cooperatif de telephone. Ses ambilions etaient regionales: <l: La
Compagnie Cooperative Telephonique du Lac St-Jean." En 1896, voila
la region avec trois compagnies de telephone: la Cooperative du Lac St
Jean, qui s'etend au moins jusqu'a Saint-Prime, la Compagnie du comte de
Chicoutirni, qui cherche a penetrer au Lac-Saint-Jean, et celie de Roberval.
La Cooperative du depute Girard faisait merveille. En 1899, elle avait un
reseau de 167 milles et chaque mille n'avait coute, globalement, que $7.00.
Les abonnes ne payaient que $2.00 par annee, et ceux de Chicoutimi, $20.00,
a meme date.

Les villageois de Roberval timent une grande assemblee a l'Hotel Du
Tremblay, Ie 4 avril 1896, pour jeter les bases de leur compagnie. B.-A.
Scott, prefet du comte, Ie maire Otis, les deux Du Tremblay, Ie Dr Constan
tin, Ie notaire Dumais, enfin toute la classe comrnen;ante et professionnelle
est venue rencontrer Ie depute Girard, president de la grande Cooperative
du Lac. Le depute expose Ie plan et Ie fonctionnement de sa compagnie, qui
tend des bras paternels au village de Roberval. Car Ia Cooperative du Lac a
pour but de former et d'unir entre elks des cooperatives de paroisses. L'ini
tiative etait magnifique : elle tendait acouvrir les deux comtes du Lac-Saint
Jean et de Chicoutimi d'un vaste reseau telephonique, grace it un systeme
cooperatif qui devait englober autant de syndicats que de paroisses. Elle y
aurait reussi si les divergences politiques ne lui avaient rogoe les ailes. Celui
qui avait lance cette chaine cooperative etait lui-meme politicien, et celle-ci Ie
suivit tant bien que mal dans les meandres de ses mandats successifs.

L'assembh~e de l'Hotel Du Tremblay determina l'achat de l'installation
que possedait C.-E. Bernier, au prix de $825.00, y compris la reinstallation
par Ie vendeur du bureau central chez Leufroid Paradis. Le stage de la
parlotte fut assez long puisque ce n'est qu'a Ia cinquieme (t assemblee de
citoyens]) a l'auberge Du Tremblay que les officiers furent nommes, Ie
13 mai 1896 : L.-E. Otis, president, Thomas Du Tremblay, vice-president,
Jules Constantin, TeIesphore Pilote et Joseph Juneau, directeurs; Leufroid
Paradis, secretaire-tresorier, Israel Dumais, ,nsistant secretaire-tresorier. L'as
sociation s'appelait bel et bien «Compagnie Cooperative Telephonique de
Roberval », ce qui indiquait son affiliation a Ja Cooperative centrale du
Lac. Elle se faisait representer, d'ailJeurs, aux reunions de ses directeurs, a
HebertviIle, Saint-Bruno, ou ailleurs. Le depute Girard avait offert de ceder
un certain nombre d'actions de sa compagnie a cene de Roberval.

Quant a cette derniere, ses regJements furent faits par un comite com
pose de : c.-E. Bernier, Ie Dr Constantin, Ie maire Otis, Ie maire Scott, Ie
notaire Dumais, Je major Tremblay, Ie magistrat D'Auteuil, Ie Dr Fluh
mann, Charles Lindsay et Simon Cimon. Eile reunissait ses directeurs chez



Le 5 aotit 1898, il y eut du nouveau a l'horizon. Les actionnaires du
tel6phone, reunis au bureau central, chez Paradis, deciderent de former une
nouvelle compagnie, independante de la Cooperative du Lac-St-Jean, avec
un capital de $10,000.00: la of Compagnie de Telephone de Roberval~,

dans laquelle on retrouvait les promoteurs de la compagnie d'electricite :
Scott, Constantin, Bilodeau, Otis, Dumais, FIuhmann, etc. On acheta de la
Compagnie Bell une table d'aiguillage de cinquante numeros. Comme res
pODsabJe du central, Leufroid Paradis touchait $75.00 par annee. Cette

I'un ou l'autre de ses officiers et ses nombreux actionnaires a la salle pu
blique. On pouvait jouir d'une ~ bOlte de telephone:v pour $20.00 par
annee. Le village rut relie a Saint-Prime et a Saint-F6Iicien en 1896, et a
Pointe-Bleue en 1898, sur demande du grand chef de la tribu. Eu janvier
1898, Ie telephone etait rendu a Mistassini, et les Peres pouvaient commu
niquer avec Ie chef-lieu.

Mais si Ie nombre des actionnaires etait grand, vu que les depots etaient
peu considerables, Ie nombre des abonnes etait encore restreint, en 1897, a
preuve cette etrange resolution: « Que chaque fois (que), au bureau central,
on reconnaltra fine voix etrangere parler dans Ie telephone, 1'on devra
demander a qui charger le message, et si ron ne donne pas une reponse
satisfaisante I'on devra fermer Ie telephone,» (209) La telephoniste con
naissait done son monde comme 1a maltresse d'ecole, ses eleves.

La premiere annee financiere de ]a compagnie se solda avec l.Jn deficit
de $500.00. En 1897, Ie bureau de direction changeant, les promoteurs du
telepbone se tournerent vers l'dectricite.

Mais Ie progres moderne ne penetrait pas sans heurt. Quand il y eut
aussi une compagnie pour I'e!ectricite, au village, on s'aperc;ut que telephone
et eIectricite ne s'accordaient pas. Lorsque Ia dynamo etait en fonction, Ie
soir, les abonnes du teh~phone ne pouvaient s'entendre d'un appareil a
l'autre. Les gens du telephone prierent done ceux de l'electricit6 de « faire
cesser ce bruit immediatement" (210), bruit que Ies premiers attribuaient
au pMnomene d'induction. La compagnie d'electricite consulta trois elec
triciens et r~rondit froidement « qu'il est completement impossible d'en
lever l'indudion du courant clectrique parce que les spirales des courants
syrnpathiques sont prises par les brocbes teJephoniques, lesqueUes reagissent
a leur tour par sympathie en enlevant au fluide ether de l'air les molecules
des extra-courants, cause premiere de l'auto-induction, ayant tendance a
se diriger toutes dans Ie meme sens se dirigent de preference vers les broches
telepboniques vu la sympathie qui existe entre ]es ohms et les volts, et,
de plus, l'electricit6 statique des molecules de la terre contribuant a cette
rneme attraction, il en resulte que les watts (combinaison du rapport des
volts et des amperes) ne pourront jamais se diriger autrement que dans Ie
sens d'attraction des poles magnetiques des bobines du dynamo et de celles
des bOltes telephoniques qui sont l'origine de ces extra-courants.» (211)
Apres cette scientifique reponse, la compagnie de telephone avert it prosa'jque
ment sa rivale d'avoir a debarrasser de tous ses poteaux les fils qu'elle y a
fixes sans permission! Sur ce, les electriciens poserent une ligne de retour
pour la ligne telephonique qui se rendait a I'usine elect rique, ce qui ne
donna pas complete satisfaction aUK messagers des airs. (II est remarquable
que les principaux actionnaires et officiers de I'electricite avaient auss! des
interets dans Ie telephone,)
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Roberval en 1930 (avant Saint·Jean-de-Brebeufl.
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est encore deserte.
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seconde as~ociation fonctjoona dix aos, tant bien que mal. En 1903, a part
ses cent abonnes, elle etait raccord6e aux stations centrales des differentes
paroisses du comte. Son lechnicien etait Simon Cimon et ses presidents
furent: B.-A. Scott (2 novembre 1898), Ie cure J.-G. Paradis (13 no
vembre 1900), L.-E. Otis (26 juillet 1901), E.-F. FIubmann (12 no
vembre 1903) et R.-P. Vallee (en 1902, et de 1904 a 1908).

* * *
Le peche originel de la compagnie locale flIt de s'exclure du reseau

regional, qui, de son cote, apparaissait malheureusement sous Ie manteau
politique du depute Girl\rd. Elle entretint d'abord des relations amicales
avec Ie « Centre :1>, comme il s'appelait couramment. Le 6 fevrier 1902, 1es
deux compagnies passerent un contrat d'echange de service entre eUes pour
une periode de cinq ans. La Cooperative du Centre, durant cette periode,
s'adjoignit de nouvelles filiales. La paroisse de Normandin se detacha de
Saint-F6Iicien, en 1903, el se relia directement a Roberval : 1a compagnie
robervaloise lui en demanda des frais speciaux non prevus par Ie contrat, ce
qui eut pour effet d'l\ugmenter la tcnsion, en 1905, cntre elle el Ie Centre.
En 1906, Ie Centre donnait un mauvais service, d'aprt-s ce qu'on disait
a Roberval. Le journal du lieu fit allssi echo a une rumeur voulant que ]e
Centre fit penetrer son reseau a Roberval d'une maniere independante.

Le contrat entre Ie Centre et la compagnie locale expirait en 1907,
dans une atmosphere d'hostilite. Le Centre presenta Ies conditions qu'il
exigeait pour ]e renol1vellement. Sur les hillt propositions, quatre furent refu
sees ou retournees en amendement. Le temps pressait. Le d~pute Girard
envoya un tckgramme all secrelaire de sa compagnie, a Saint-Gedeon, pour
faire inviter les Robervalois a venit discuter en assembJee a cet endroit.
Nenni, repondirent CC11X-ci. « Vow; avez nos propositions. Si elles ne vous
vom pas, redigez-nous vos amendements. » FinaJemenl, les correspondances
entre les deux comp<lgnies furent coupces.

Ll compagnie robervaloise etait en frais de passer dans un vaste
resean regional qui allait finalement avoir rflison du Centre. En effet, pendant
que notre vill:J.ge et Ie Centre se mecontentaient mutuellement, Ie Telephone
de Cbicoutjmi prenait de I'ampleur. U avait d'abord tente, au debut, de se
raccorder au Centre, mais en vain. Sous Ill. direction de J.-E.-A. Dubuc, Ie
telephone de la Compagnie des Eaux et de I'Electricjte de Chicoutimi monta
au Lac-Saint-Jean: en 1907, il avait ses voies jusqu'a Robervf\l depuis
longtemps, et dans tout Ie corole. Le Centre vit venir I'ogre: si Ie rCseau
Dubuc s'unissait au rC;~;;u de Roberval, iI serait ceme. Vne des Imit conditions
lju'il proposa a Roberval pour Ie renouvellemenl du contrat d'echange etait
done de ne pas contracter alliance avec d'autrcs compagnie[; sans son con
sentement. Condition que RobervaJ ne pouvait accepter, puisqu'il s'aUiait
deJiberement ~ Dubuc a ce moment meme. En fevrier 1907, Dubuc acbeta
cinquante et un pour cent des actions du telephone de RobervaJ, pour Ia
Compagnie des Eaux et de l'Electricite de Chicoutlmi, ct celle-ci vendit a la
premiere sa ligne d~ Chicoutimi a Roberv:J.1. L'annee suivante, Ie reseau de
Roberval se fusionna completement acelui de Dubuc et Ie Centre eut affaire
a une nouvelle grande compagnie, Ie Saguenay-Quebec.

Mais, en 1907, Ie Celtlre n'avait pas joue sa demiere carte avec la
comp:J.gnie du vHJage ou de la ville. Quand les relations furent inter
rompues, il lui fit concurrence sur son propre terrain. Vne seconde com-



n y eut done deux compagnies de telephone a Roberval, durant vingt
six {l/lS : Ie Dubuc et Ie Centre. Le 9 septembre 1908, les actionnaires de
la compagnie de Telephone de Roberval, fondee en 1898, ratifierent l'acte
de vente, pour $10,000.00 a la Compagnie Saguen£ly-Quebec, de tout leur

pagnie se forma dans 1£1 place, filiale du Centre, comme en d'autres paroisses,
sous Ie nom complet de « Societe Telephonique de la Paroisse de Notre-Dame
du Lac St-Jean de Roberval:l>. Appuyee par nne filiaIe-sreur, 1£1 Compagnie
Teh~phonique d'Ashuapmouchouan, eUe demanda au conseil 1£1 permission
de poser ses poteaux et ses fils dans les rues de 1£1 ville. Remarquons que Ie
Centre avait mis, au nombre de ses huit conditions faites en fevrier 1907,
celle de s'etablir Iibrement «ou bon lui semblera 1> ; remarquons aussi que
les actionnaires de RobervaI lui accordaient cette condition ...

En face de celte demande, Ie conseil de ville parut ennuye. A sa seance
du 15 avril, il demanda a la requerante de fournir ses titres et les noms de
ses responsables. Le conseil de ville etait forme de villageois plus ou moins
interesses a 1£1 vieille compagnie locale; 1£1 compagnie rivale etait plut6t ru
rale. En mai, sous la commanJite du bureau central de la Cooperative du
Lac, ceUe-ci comrnen<;:a l'imtallalion de ses poteaux.

Le 2 juin, terme ultime des correspondances entre Ie Centre et 1£1
compagnie de la ville, toute communication telephonique fut rompue entre
Roberval et Ie re:~lt du comte. Le 3 juin, prenant connaissance d'une reso
lution de la compa!? ie du Centre, Ie conseil de ville 1£1 renvoya pour etude.
Les questions soumises au conseiJ, quand eUes devaient passer par les rouages
des divers comites (finances, etc.), pouvaient s'attarder longtemps. Quand
la Societ Telephonique de la paroisse de Notre-Dame... etc. eut produit ses
titres, Je conseil ne ks trouva pas suffi.sants et demanda plus de details.
La pose des poteaux de la filiale du Centre commen<;:a neanmoins au debut
de juin dans ta ville.

Alors 1£1 vill.e cria au vandalisme. Lr: maire Scott envoya une injonction
pour faire arreter ces travaux. Le consei] s~~ disait favorable, mais il voulait,
disait-il aussi, s'assurer des personnes avec qui it traitait. Et puis, vraiment,
une troisieme serie de poteau x dans la ville... Roberval va-t-elle devenir
« une foret d'arbres sec~ ,!;, (212) U' depute Girard, l'ame du Centre, n'e
tait pas tres populairc a (,> Roberva!-ville l), surtout depuis l'affaire de Ia
Societe de Colonis:)tion. Le journal local, organe de cette societe et porte
parole de Scott, s'etait imc it ouvertement contre Girard l'annee prece
dente. L£l Cooperative du Centre n'etait donc, pour lui, qu'un «chateau
de cartes ». Ne pouvant pIns telephoner it Roberval, des gens d'Hebertville
meme reprocherent au Centre d n'avoir pas demande un delai en attendant
que sa propre ligne fUt pr' . n chef-lieu. Nonobstant la protestation de la
ville, Ie Centre y plante ~~::; poteaux, et la ville Lui donne ordre de les
deplanter et de lui payer $200.00 !

Le bref d'injonction du lOaire fut C£lSSe Ie 20 juin par un jugemenl
de Maitre J.-A. Gagne. Si fa ville avait ensuite gain de cause, Ie Centre
devrait enlever ses poteaux. Le procb; iut instruit en Cour superieure, a
l'automne 1907. L'action intl;;ntee par la: ville fut renvoyee avec depens,
Ie 17 mars 1908. La Societe Telephoniquede Ja paroisse... n'etait, en l'oc
curcnce, que I'entrepreneur de 1£1 Comp<lgnie Cooperative Telephonique des
comtes du Lac St-Jean et de Chicoutimi, <lJias Ie Centre.
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actif a Roberval et dans Ie comte. Le 8 fevrier 1909, Ie president, R.-P.
Vallee, et Ie secretaire, Ie Dr Constantin, se reunirent une derniere {ois avec
Simon Cirnon, Ie Dr F1uhmann, Alphonse Parent et Dubuc, pour clore les
operations de la compagnie locale et les passer au compte de la Compagnie
de Dubuc (dont Ie Dr Constantin etait vice-president). Le Saguenay-Quebec
installa un nouveau central a Rob.erval en aoGt 1909.
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•
La fusion avec la compagnie chicoutimienne semble avoir eu pour heu

reux effet de promouvoir lIDe Chambre de Commerce regionale, dont Dubuc
lui-meme fut un des premiers ofEiciers, et qui tint ses premieres assises ~

Roberval.

Quant a nos bons Robervalois, ils durent se resoudre afaire affaire avec
les deux reseaux, avec deux bureaux de controle, et a se servir de deux
appareils. En 1908, une centaine de ciwyens avaient deja deux boltes.
Les deux compagnies rivales avaient droit de cite, d'aiIJeurs, dans les deux
comtes, Chicoutimi et Lac-Saint-Jeun, comme les deux partis politiques. La
Cooperative du Lac-St-Jean avait L:nvahi Ie comte de Chicoutimi, et Ie reseau
Dubuc !;'etendait dans Ie comte du Lac-Saint-Jean. En 1917, la Chambre de
Commerce du Saguenay demanda la fusion des deux reseaux. En 1919, Ie
Centre profita d'une augmentation de taux annonc&e par Ie Dubuc pour
essayer de renverser ce dernier dans Ie comte du Lac-Saint-lc,Ul. A Rober
val meme, quatre-vingt-deux abonnes signifierent au Saguenay-Quebec leur
desir de s'en pnsser desormais. Les directeurs du Centre, reunis a Hebert
ville:Station, d.fciderent alor: d'apporter de grandes ameliorations a leur
reseau. La Chambre de Commt:rce tcnta encore line fois un rapprochement.
En 192J, on note de·'> plaint s contre les mauvais s rvices des deux com
pagnies, cmanant de In Chambre de Commerce du Lac-Saint-Jean.

Enfin, en J930, Ia Compagnie Cooperative {ut decJaree en {aillite par la
COUf supcri<;ur , avec ses 200 milles de poteaux et de fils, de Saint-Eugene
aBagotvillc. S n actif fut Idchete al'enchere pUblique, a Hebertville-5tation,
pour $71,500.00, par un groupe d'actionnaires de I'ex-compagnie, qui pri
rent nom de ~ COlilp,lgnil: d Telephone Lac-St-Jeiln-Quebec 1> ... Trois ans
plus t(lrd, celle-ci revendj( it un avocat de Roberval, Jequel revendit a une
compagni' de Quebec, et en 1934, Ie vieux Centre disparut enfin dans Ie
Saguena)'-Quebec.

* *
L'electricitc, a RobervaJ, a une histoire similaire : ferveur des debuts,

changement ue mains, englobement Ein<il dans un reseau plus vaste. lei,
toutefois, la compagnie loc:!\('. eut a transiger, non pas avec une autre com
pagnie, m,ds avec la corporation municipale el1e-meme.

La premiere maisoo a jouir de l'6clairage electrique au Saguenay fut
['Hotel Roberval. Comme on "a vu, Ie Grand Hotel avait l'electricite depuis
1891, captee dans la riviere Du Tremblay.

Quatre ans plus tard, les deux freres Du Tremblay orent les premieres
demarches pour doter Ia munieipalite d'eclairage electrique. L'un d'eux
alIa a Quebee etudier Ie systeme que Ia capitale utilisait depuis 1887, date
ou elle abandonna J'6clairage au petrole. D'apres un entreEilet du Progres
du Saguenay (7 fevrier 1895), il ne manquait plus aux Du Tremblay qu'un
arrangemen.t avec Ie village pour proceder aux travaux d'instaJlation. Quel-



L'e]ectricite penetra dans les rues et les maisons en novembre et de
cembre, sons la direction de Simon Cimon. Le 11 octobre, Ie conseil de
village adopta 1m reg]ement accordant a ]a rompagnie exemption de taxes
et privileges exclusifs pour quinze nns, La compagnie engagea Ernest
Delisle comme surveillant a sa petite usine du Cran, a raison de $300.00
par annee. Delisle resta vingt-huit ans acet emploi. Elle fixa l'echelle de ses
prix: $0.59 par mois pour une lampe unique, $0.46 I'unite pour deux
lampes, $0.40 pour lrois, ~O.3 I pour qualre et $0.25 pour cinq. Pour les
edifices et les rues, elle mit des tarifs speciaux : $75.00 par annee pour Ie
couvent, pour 50 lampes de 16 chandelles (Ia chandelle servait d'unite de
base ,m lieu du watt: on ne passe pas tout d'un coup d'un usage seculaire au
fluide electrique) ; a ['Hotel Du Tremblay, $100.00 par annre pour 60
lampes de 16 chandclles ... Dans les rues, les lampes etaient de 50 chan
delIes. La lumicre electrique fit son apparition sur la neige un samedi soir,
Ie 22 janvier 1893. Le lendemain apres-midi, Ie cure aUa benir I'usine de
la dynamo. Le rendement sembla parfait. Le courant exere;:ait bien une
mauvaise influence SUr Ie telephone, tel que susdit, mais on y remedia,

ques semaines apres, Ie meme journal annonl;:ail que I'electricien expert
qui avait reyu Du Tremblay etait a Cbicoutimi pour diriger les travaux de
I'usine hydro-electrique qu'une compagnie locale y faisait installer. Cbirou
timi eut donc son electricite en 1895, el Roberval attendit encore, on ne sait
trop pourquoi.

En 1896, on s'6clairait encore si bien a l'buile qu'une lampe faillit
mettre la maison de la Banque en feu. Cependant ]es deux freres Du Tremblay
etaient encore a la tete d'un mouvement pour introduire la bouille blanche.
C'est en 1897, un an apres la formation de la compagnie de telephone, que les
promoteurs meme du telephone, avec quelques autres, fonderent une compa
gnie pour Ia production de l'electricite.

Le maire Otis, Ie Dr Constantin et Simon Cimon, ingenieur electricien
de profession, avaient achete ensemble, de F.-X. Langevin, un pouvoir d'eau
avec terrain et bfttisse sur ]a riviere Ouiatchouanish-Du Tremblay, a trois
milIes environ de son embouchure, pres du chemin allant a Saint-Prime, sur
Ie Cran. (La propriete occupee par Ie moulin de Langevin, plus en aval que
celui du baron Hue, avait d'abord appartenu aEuloge Menard et Cie, et SOil

fils adoptif, Edmond, en gardait une hypotMque.)

Les premieres reunions des actionnaires eurent lieu chez L.-E. Otis.
C'etaient: Ie cure Lizotte, B.-A. Scott, Otis, Constantin, Cimon, Alphonse
Marcoux, Israel Dumais, R.-P, Vallee, P.-A. Potvin, Thomas et Arthur
Du Tremblay, L.-P. Bilodeau, Charles Lindsay, Leon Couet, Therence
Potvin, Mathilde Delisle, Xavier Langevin et Roger Godin. Le monlant sous
crit etait de $10,000.00. Simon Cimon et Scott (maire de la paroisse) firent
l'achat du materiel. L'ouvrage s'effectua durant rete et l'automne 1897.
Abel Ouellet et Therence Potvin etaient cOlltremaltres, avec un certain Bur
nett, envoye par la Compagnie Canadian General Electric. La « Compagnie
Electrique de Roberval» commen<;a d'exister legalement Ie 13 novembre.
Les sept sages qui en formaient la tete etaient: Ie cure Lizotte, B.-A.
Scott, clu president, Simon Cimon, L.-P. Bilodeau, Israel Dumais, L.-E.
Otis et Jules Constantin, qui erda Sft place au magistrat VaI]ee pour prendre
celie de secretaire-tresorier.
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En mars 1898, les actionnaires presenterent une resolution de remer
ciements aux directeurs de la compagnie, ~ pour leur administration de
vouee et intelligente ». Dans toutes ses demarches et constitutions, la com
pagnie avait suivi les formalites legales, et Ie Dr Constantin se revelait irre
prochable comme teneur de livres, ce qui valut sans doute son engagement
comme secretaire de la compagnie de telephone, en decembre 1898.

En 1900, Beemer demanda a 1a compagnie de brancher son hOlel sur
son reseau. En 1901, on retravailla Ie pouvoir hydraulique et on changea
les soixante-deux lampes du village. L'electricite eta it une chose precieuse :
Ie cure Paradis ecrivait une lettre pour demander l'6clairage gratuit de la
salle Binet pour une soiree de charite. En 1902, on commen~a a songer
a augmenter Ie pouvoir de la station electrique. On trouvait la lumiere pale,
et les Arthur Du Tremblay et semblables envisageaient l'avenir industriel
de la future ville ...

En 1903, devant une situation inlenable, on decida de refaire Ie barrage.
En mars, ]a compagnie distribua une circulaire a ses clients pour leur expli
quer sa situation et leur fit meme remise de leurs comples pour Ie mois de
fevrier. Le bureau de direction demanda a la legislature provinciale une
loi d'incorporation avec pouvoirs dans tout Ie cornIe du Lac-Saint-Jean, Au
moment ou Ie village devint « ville », en 1903, Ia compagnie etait en pour
parlers de vente a la ville elle-meme. EIle se contenta de modifier son nom:
la «Compagnie EIeclrique de Roberval » transporta officiellement ses droits
et proprietes a la ¢ Compagnie d'Electricite de Roberval '), avec Ie meme
bureau de direction: Scott, Otis, Cimon, Fluhmann et Bilodeau. La loi
speciale incorporant cette derniere compagnie re~ut sa sanction Ie 25 avril
1903, en meme temps que la charte de la ville. En 1903-04, Scott acheta une
nouvelle dynamo, on batit une nouvelle usine, en brique, avec un nouveau
barrage, etc. Le 23 oClobre, ]a compagnie comptait 38 actionnaires ayant
souscrit ensemble un montant de $25,000,00. Cette nouvelle compagnie
nourrissait de vastes projets, par exemple celui d'une ligne de tramways
faisant Ie tour du lac. Elle semblait vouJoir commencer une exploitation
regionale, et elle l'aurait sans doule fait si elle n'eilt rencontre tant de dif
ficultes dans Ie chef-lieu, avec une source d'energie trop faible, d'aiJleurs,
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En 1904, Arthur Du Tremblay avait vendu a des capitalistes de Quebec
son pouvoir d'eau situe aux limites de la ville, avec les anciens moulins
dessus construits. L'annee suivante, les Messieurs Mercier, ci-devant acbe
teurs, revendirent Ie tout au meme prix a la Compagnie d'Electricite. CeIle-ci
mit ensuite les memes immeubles en vente, avec Ia condition de n'y jamais
produire d'electricite et de ne nuire en rien a son propre pouvoir hydro
electrique situe a trois milles plus haul...

Le 17 septembre 1905, I'intrepide compagnie, presidee par B.-A. Scott,
decida de remplacer Ie systeme de paiement a taux fixe (a tant par lampe)
par celui des electrometres Oll compteurs, ce qui n'elait que juste. Cette
decision dechaina une telle tempete de protestations que la compagnie y
reDon~a, nOD toutefois sans augmenter Ie taux fixe des Iampes et sans exiger
un contrat de chaque client I Les compteurs resterent facultatifs; seules
les Ursulines s'en firent poser un.
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A la fin de la meme annee, il fut question, a la ville, de municipaliser
le service electrique. Arthur Du Tremblay presenta d'abord une requete,
signee par un grand nombre, pour l'achat d'un nouveau pouvoir d'eau. La
municipalisation de I'electricite etait alors il. Ja mode, en particulier en
Ontario. C'etait a l'ordre du jour a Quebec, il. Sherbrooke, etc.

Au debut de 1906, la dynamo brUla. La ville s'en remit provisoirement
a la lune. En mai, reparee, la dynamo brfila de nouveau ... En 1907, un long
differend separa la compagnie de la corporation. Scott demissionna, ainsi que
L.-E. Otis, durant cette pel'iode. La compagnie pretendait etre exempte de
taxes sur ses proprietes. En janvier 1907, Scott loua les propri<~tes provenant
de Du Tremblay, moins l'atelier du Lac Sf-Jean, et garda une option sur
elles. Une requete circula pour la formation d'une nouvelle compagnie, qui
uliLiserait les pouvoirs de la riviere Ouilltchouan.

En 1908, Ie differend reprend entre la ville et la compagnie. Le 28 avril,
n'ayant pas r~u de reponse a ses propositions, celle-ci autorise Ernest
Delisle a enlevcf les lampes dans les rues de la ville, Ie matin du 1er mai,
cinquieme anniversaire de la ville, date d'expiration d~ son contrat avec
les fournisseurs de 1'61ectricite. La ville est plongee dans l'obscurite pour
plusieurs mois. Les particuuers qui ne payent pas se voient traites de meme
fa~on.

Terrible annee 1908 ! Apres l'incendie de I'Hotel Roberval, la resorp
tion de la compagnie de telephone et la perte d'un deuxieme proces pour
La ville, voila Ie blocage de I'electricite. Un peu amuse, malgre tout, Ie
journal Le Lc/c St-Jean ecrit; «On n'entend parler que de cambriolage, de
portes forcees, etc., etc. Heureusement, jusqu'a ce jour, les nerfs et l'im~

gination ont joue seuls les roles. ~ (213) On parle aussi de pie tons qui se
frappent sur les poteaux, car it y a maintenant trois compagnies qui ont des
poteaux dans les rues (les deux compagnies de telephone et la compagnie
d'electricite) .

Deux voitures se rencontrerent durant In soiree: l'une venait de mener
chez lui Ie Dr Constantin, l'autre allait chercher Ie Dr Flulmlann. oX Comme
la nuit etait noire, relate Ie journal, les conducteurs nc se sont pas vus et
les deux equipages se sont frappes avec violence."» (213) Une des voitures
renversa sens dessus dessous et jeta son cocher pres d'une bouche d'ellu,
au risque de sa vie. L'autre eut les timons casses et son maitre s'en l'etourna
a pied ... C'est durant la meme periode d'obscurite qu'on voit annoncee, sur
Ie Lac St-Jean, «la lampe il. petrole « Rayo », qui donne une lumiere equi
valent a 50 chandelles, autant que 5 poches electrique.s ~. Citons encore I'ex
cellent hebdomadaire, resumant la situation en ces termes : «Dne prise de
souque a la corde fin de sieele a pour theatre, en ce moment, la ville de
Roberval, entre' son conseil d'une part et la Compagnie d'Electricite d'autre
part. Elle dure deja depuis Ie mois de mai et aucune equipe ne semble bors
d'haleine. Toutes deux, d'un mutisme crispant, ne ]achent pas le terrain
d'une semelle. Ca doit etre des Normands. 1> (213) Les societaires de
I'electricite accepterent toutefois de fake revenir feclairage durant une
semaine, au mois d'aout, pour Ie temps du bazar des Ursulines.

Enfin, les pourparlers reprennent en decembre 1908. La compagnie
signe un contrat de cinq ans pour l'eelairage des rues.

Comme I'electricite ne servait qu'a l'eclairage, on en produisait seule
ment la nuit, exception faite pour certains jours de fete. Pour les fune-



railles de L.-P. Bilodeau, par exemple, Ie 2 aout 1909, la compagnie de~

cida de faire fonctionner la dynamo. Durant l'hiver 1913 elle donna ins
truction a son gardien d'usine pour faire partir la lumiere trois quarts d'heure
avant Ie coucher du soleil et de l'eteindre un quart d'heure apres son lever.
en devra se baser sur l'Almanach de Bristol. ~ (214)

LES SERVICES O'UTILITB PUBLIQUE 223

,.. ,.. ,..

En 1914, apres Ie terme de cinq ans, la ville revint sur son projet de
municipaIisation. Arthur Du Tremblay etait maire. Du Tremblay fut I'homme
de l'aqueduc, des chemins et aussi de la municipalisation. Tout d'abord, la
compagnie montra les dents. Puis elle accepta de composer avec la corpo
ration, qui fit expertiser son systeme. Mais en 1915, la ville et la compagnie
correspondirent par leurs avocats, La seconde intenta une action contre la
premiere pour lui faire annuler Ie regJement qu'elle venait d'adopter pour
municipaliser Ie service eleclrique, «reglement passe au milieu de tribu
lations sans nombre» (215). La compagnie alleguait ses privileges ema
nam de la convention primitive du 30 decembre 1897, conclue entre la
premiere compagnie et Ie village. La ville lui repondit que, les deux com
pagnies successives n'ayant pas rempli les conditions stipuIees par ce meme
contrat, elle etait mise en demeure de l'annuler. Les choses en resterent la
durant plusieurs mois.

L'obstacle qui arretait la corporation emit d'ordre juridique. La ville
avait Ie droit d'exploiter un pouvoir electrique, mais non en dehors de ses
limites. Le conseH fut d'avis que ce privilege n'en etait pas un, «atlendu
qu'il est bien rare qu'il se trouve des pouvoirs d'eau dans les limites d'une
ville. 1> (216) Allait-on se (aisser en traver par ]'article 5667 des Statuts de
1909 ? L'audacieux conseil du maire Du Tremblay decida de demander un
bill au Parlement pour l'autoriser a acheter la compagnie. Et Ie 30 decembre
1915, un compromis fut passe entre les deux partis.

Pour faire adopter Ie bill, la ville trouva un vieil ami influent chez
Jean-Baptiste Carbonneau, alors gouverneur de la Prison de Quebec. La
loi amendant la charte de la ville fut sanctionnee le 16 mars 1916 (217).
Ene portait sur l'achat du systeme d'eclairage et un emprunt de $60,000.00
a cet eifet, comportant aussi quelques retouches secondaires a la loi de
1903. Le 29 mars, la compagnie signa Ia cession de son installation et de ses
droits a la ville. CeJle-ci forma aussitot un comite d'eclairage, passa un
reglement de municipalisation et rcengagea Emest Delisle comme surveillant
de la dynamo. Fini, les faibles lampes a chandelJes dans les rues; elle
acheta 100 lampes de 100 walts, (La ville devenait possesseur, avec 1e
pouvoir et Ies installation du Cran, de I'ancien pouvoir d'Arthur Du Trem
blay et de Thomas Jamme, sur la riviere Iimitrophe de son terFitoire, ainsi
que des terrains et batisses vendus par Du Tremblay et Clovis Audet.)

,..

La compagnie etait alors dirigee par L.-E. Otis, David Neron, Simon
Cimon, Alphonse Binet et Louis Lindsay. Ses presidents, depuis 1903, fu
rent: B.-A. Scott, E.-F. Fluhmann (21 mars 1907) et Otis (21 decembre
1908). Le 28 aout 1916, a sa demiere assemblee :fvant sa dissolution, la
Compagnie d'Electricite de Roberval liquida ses restes de comptes, distri
bua un dividende final de sept et un quart pour cent et vota des remercie
ments au Dr Constantin, actionnaire et secretaire, ¢ pour Ie zele qu'll a
toujours manifeste et la maniere habile avec laquelle il a toujours su diriger



RecapituJons : Ie telephone et l'electricite resterent respectivement douze
et trente ans sous un contrale local. L'aqueduc, realise en 1898-99, Ie tele
phone, inaugure en 1896, l'electricite, en 1898, representent une belle partie
du progres interne de la municipalite, durant sa periode rose. Prenant une

les deliberations de ses directeurs depuis I'etablissement de cette compa~

gnie ». - «Lc secretaire, Ires sensible a 1a resolution de remerciemenls
passee i\ son egard par Ie Bureau de direction, desire declarer que si 1a
Compagnie d'electricite de Roberval a etc un grand facteur pour la pros
pente de la viJIe, et si eUe a passe des jours que 1'0n peut qualifier de
prosperes, c'est dG principaJement au zele, au devouement et a la clairvoyance
du Bureau de direction, qui a su par son habiJete faire naviguer la dite
Compagnie dans les courants propices, et lui a evite des ecueiJs meurtriers. ))

En 1927, apres Ie harnachemcnt de la Grande Decharge, la Compagnie
Electrique du Saguenay demanda droit de passage a Roberval et Jes condi
tions de vente du reseau local. La porte etait ouverte : les 150 chevaux-vapeur
du pouvoir du Cran cederent sans resistance aux 540,000 de I'Isle-Maligne.
Le 10 aout 1928, la municipalite passa son systeme a la compagnie regionale.
Le contrat prevoyait, evidemment, un service electrique sur une nouvelle
echelle,

En 1938, aI'expiration de ce premier contral, la ville entra en differend
avec la Compagnie Eleclrique du Saguenay. Elle n'entendait pas Ie renouveler
aux memes conditions. 11 fut meme question de revenir a la municipalisation
si les taux de la compagnie ne diminuaient pas. On eut recours a la Regie
provinciale. Ne continuons pas plus avant.

**

*•
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Apres avoir passe dix-neuf ans sous Ie contrale de compagnies locales,
Ie systeme electrique « navigua ) douze ans sous Ie contrOle municipal: de
1916 a 1928. En 1918, les ouvrages hydrauliques, sur Ie Cran, compre
naient: un barrage en beton de 17 pieds de haut et 246 pieds de long, y
compris les ailes ; un tuyau en acier de 250 pieds de long et de 4 pieds
de diametre (qui se voit encore), amenant l'eau a I'usine, batisse en brique
de 30 sur 40 pieds. L'outillage comprenait: une turbine de 120 chevaux
vapeur, reliee a deux generateurs, run de 120 kilowatts, l'autre de 50.
Le H~seau distributeur s'etendait SUr 9 milles, avec 30 transformateurs
et 234 ... consommateurs.

Meme sous la ffiunicipalisntion, Ie systeme local eut la vie precaire,
En mars, la lumiere paJissait. En 1920, les electeurs demandaient un conseiJ
qui leur donnat de la lumiere, Le maire sortant de charge, Armand Boily,
decJara franchement: «Tous ont raison de se plaindre de l'insuffisance du
courant electrique, Mais, pour obtenir de la lumiere et surtout de ]a lumiere
qui eclaite, nous n'obtiendrons pas ce resultat en acquerant des simulacres
de pouvoirs hydrauHques sur une riviere sans eau. ) (218) En novembre de
la meme annee, la generatrice s'epuisa et priva la ville de courant. En de
cembre, Ie conseil fit examiner Ie systeme par un expert et decida d'adopter
les compteurs pour Ie c0l1tr61e de 1a consommation. «Tout Ie monde a de la
lumiere ct personne ne voit clair », dit-on dans Ie Colon (219). En 1923,
nouvelles intermittences.



LES SERVICES D'UTILITE PUBLIQUB 225

place de plus en plus grande dans la vie locale comme dans celie du reste
du monde, ces deux elements, dans I'histoire locale, comme l'aqueduc, peuvent
apparallre a premiere vue comme un tissu de revers et de cOQ-flits. Mais
comment ne pas voir sous ces difficultes des hommes tendus vers Ie progres ?
Nolre Roberval, en particulier, a apporte, dans ces activites sociales, un
esprit d'initiative qu'on peut qualifier de singuIier.

•





CHAPITRE XIII

SECONDE CRISE DE CLOCHER

En 1904 et 1905, la paroisse de Roberval fut engagee dans une seconde
crise au sujet de l'eglise, aussi grave que celIe de 1872, sinon plus. Le nceud
de Ja question elait encore Ie choix du site: fallait-il rebatir au meme endroit
ou se transporter plus au nord, c'est-a-dire plus au centre de la ville? Ce
nceud ne fut pas tranche, cette fois, et deux ans d'assemb16es, de discussions,
de demarches, de protets, de requetes et de contre-requetes aboutirent a un
tas de pierres et de sable et a une depense de $10,000.00 en pure perte.

Si elles ne s'enchevetraient l'une sur l'autre, les trois questions qui ont
forme sujets de litige formeraient trois phases distinctes: la question de
construire ou non, Ie plan, Ie lieu.

* * *
La premiere fut assez vite reglee, malgre de serieux elements d'opposi

tion. L'eglise Notre-Dame avait re~u des ameliorations presque chaque annee
depuis sa construction. En 1895, elle semble avoir ete ragreee compIetement.
«Et considerant par aiIleurs, lit-on dans Ie livre des deliberations de la
fabrique, qu'il ne faudra pas songer a batir une nouvelle eglise d'ici a plusieurs
annees, a cause de I'etat de pauvrete d'un bon nombre de familIes de 1a
paroisse... » (220) En arrivant a Roberval, neanmoins, Ie cure Paradis 1a
fit transformer considerablement. En 1901 et 1902, l'interieur fut repeint,
Ie plancher refait, l'autel, les banes, les confessionnaux, etc., furent envoyes
Ii Sainte-Hedwidge, alars en organisation, une belle chaire rempla~a la rus
tique « bOlte ~ et un ameublement et des ornements neufs prirent place dans
Ie temple. Les banes etaient les plus beaux du diocese, d'apres Ie Defricheur,
l'autel, « superbe », et un orgue, commande chez Casavant par Ie chapelain
Marcoux, fut inaugure en aout 1902, en meme temps que la pulperie de Val
Jalbert; Ernest Gagnon etait au programme du recital inaugural. Bref,
comme Ie remarquait Ie correspondant local du Progres du Saguenay, il ne
manquait plus Ii la paroisse qu'un corbillard et un croque-morts, car Ies morts
etaient encore portes au cimetihe en charrette ou en quatre-roues.

Ces renovations avaient coute plusieurs milliers de dollars. Comme bien
l'on pense, el1es avaient entralne des 'quetes, des loteries, des soirees de cha
rite, etc. Tout cela, dans l'esprit du cure comme des paroissiens, remettait a
one ou deux decades Ie projet de reconstruction.

Cependant, en 1903, Roberval est devenu une « ville» et Ie progres est
a l'ordre du jour. Cette eglise de colons, malgre sa nouvelle toilette, est bien
trop exigue, mal situee et pas du tout convenable a une paroisse-ville, qui va
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s'augmentant rapidement. Et pourtant Mgr Labrecque ne savait pas queUe
poudre il lanc;ait dans l'air quand il fit part au cure Paradis de son desir de
voir aRoberval une eglise plus spacieuse et plus digne.

Messire Paradis, Ie malheureux emissaire de cette affaire, n'avait pas
la fermete ni la clairvoyance voulues pour regler l'epineuse suite de pro
blemes qui vont maintenant lui echoir. II etait bon et devoue, mais un peu
gauche et timide, severe, froid, tendant a se confiner. QueUe difference avec
Ie cure Lizotte, son predecesseur! Le changement de 1900 a Ia cure avait
eu ses effets, et ceux qui perdaient un ami tres cher en meme temps qU'un
habile conseiller ne pouvaient pas ne pas en souffrir un peu. M. Paradis
lui-meme etait sans illusion la-dessus. En arrivant a RobervaI, en 1900, il
avait avoue, dans sa reponse a l'adresse de bienvenue, Ie premier dimanche,
qu'il ne pensait pas pouvoir remplacer adequatement Ie cure Lizotte et que
les Robervalois resteraient toujours un peu orphelins.

Joseph-Georges Paradis avait commence ses etudes classiques a dlx
sept ans, a Nicolet, et s'il vint couronner dans notre diocese sa vocation semi
tardive, cela ne lui assura pas tous les succes par le fait meme. En 1897,
par exemple, pendant que ses futurs paroissiens de Roberval fetaient saint
Jean-Baptiste et la reine Victoria, son eglise de Saint-Gedeon, qu'il avait
batie, ornee et caressee, brulait completement. Quand il quitta cette cure
pour cene de Roberval, ses paroissiens lui disaient: «Vous allez sur un
theatre bien plus grand et plus Dche : vous avez bien merite cette promo
tion. » (221) Sur ce theatre qu'i1 acceptait modestement et qu'il avait raison
de craindre un peu, il allait s'user vite. Apres dix annees de reel devouement,
une congestion au cerveau Ie fit descendre sous l'autel de l'eglise Notre
Dame, ... qui etait toujours la meme et a la meme place. Frere d'un Rober
valois bien connu, Leufroid Paradis, il aimait Roberval, qu'il connaissait
deja depuis Ie temps de ses etudes. On sait qu'il y avait passe trois ans
comme vicaire de M. Lizotte. Du reste, il ne cherchait que Ie bien de sa
paroisse et personne ne lui refuse une sainte reputation. «Un savant, un
pretre saint et devoue ~, disait de lui l'abbe Lizotte.

• * *
La premiere demarche de M. Paradis, en 1903, fut de demander au

maire Bilodeau de faire signer une requete pour la construction d'une
eglise au centre de la ville. (Monseigneur avait conseille au cure de deman
der le concours de quelques paroissiens en vue.) L.-P. Bilodeau n'aima ni
Ie projet ni Ie moyen que prenait son pasteur. II proposa a celui-ei d'en
parler d'abord en chaire. M. Paradis desirait plus que tout eviter les que
relIes et c'est pour ne pas se separer personne qu'il prefera ne pas annoncer
d'abord du haut de la chaire qu'une eglise se construirait au centre.

Car, comment faire accepter ce deplacement par tous? Le Nord de la
paroisse desirait Ie deplacement de l'eglise, et sans doute aussi la plupart des
gens senses de la ville. Ceux de l'Anse, plus etendue en longueur, au sud,
s'y opposaient, comme en 1872. 11 fallah leur joindre maintenant une partie
de la ville, dans Ie quartier sud, sans compter ceux qui changeaient d'opinion.
Ce parti fut assez fort pour entrainer et Ie cure et 1'eveque, qui tous deux
projetaient Ie deplacement. La fabrique acheta pour cela, Ie terrain de
Madame Eugene Roy, occupe aujourd'hui par Ie Palais de Justice, terrain
situe non pas meme au centre de Ia rue principale, longue d'un mille, mais
plutot vers Ie centre de I'ancien village.



Le maire Bilodeau, pour sa part, d6cida d'attendre Ia visite de J'eveque.
Mgr Labrecque vint en tournt~e pastorale en juin 1904: il consulta huit
marguilliers, dont cinq supposes favorables au deplacement. Mais - intimi
dation ou revirement - ces cinq ne dirent mot devant l'eveque I D'apres
les seules reclamations re~ues, Monsejgneur est done fixe sur l'opinion de
la paroisse : ['eglise se construira au meme endroit. C'est absurde, mais cela
parait bien etre Ie desir de la majorite...

Au prone suivant, Ie cure exprima l'importance de « tirer au clair dans
Ie plus court delai possible» (222) cette difficile question, convaincu que
tout atermoiement etait un perrnis donne a la discorde. Monseigneur n'avait
pas encore emis son decret. Pour l'obtenir - la loi exigeant une requete
majoritaire - une petition lestee de neuf pages de signatures gribouillees
lui fut adressee Ie 3 juillet 1904, exprimant Ie desir de la majorite des francs
tenanciers de construire une eglise, une sacristie et une annexe au presbytere.

Mgr Labrecque delegue son Vicaire general, F.-X. Belley, cure de
Chicoutimi, pour verifier Ie bien fonde des petitions et· juger des mesures
a prendre. Apres lecture de son mandat ala porte de l'eglise deux dimanches
de suite, Mgr Belley, rendu sur les Heux, vendredi Ie 9 septembre, et en
presence des francs-tenanciers, ajoute trois noms, sur demande expresse, a
Ia liste des signataires de la requete du 3 juillet, ce qui porte Ie total des
requerants a 290: c'est la grande majorite, et il reconnait la necessite
d'eriger une eglise en pierre de 180 par 74 pieds, ainsi qu'une sacristie et
une annexe au presbytere. Et Ie 18 septembre, Mgr Labrecque lance son
decret de construction: tout se passe comme si la paroisse eta1t gagnee a
la cause du Bas. Les Nordistes commencent alors a s'agiter.

Le cure est fort preoccupe par J'election des syndics et Ie mode d'em
prunt a faire, deux affaires qu'il s'agit de mener sans accentuer [a division
entre les paroissiens. Sur reception d'une requete des francs-tenanciers, encore
mCljoritaire, la Cour des Commissaires diocesains leur accorde Ie droit d'elire
leurs syndics. La-<!essus, les Nordistes produisent une contre-requete pour
la nomination de cioq autres syndics de leur choix, requete qui reste sans
effet. ~ J'ai fait briHer six cierges a N.-D. du Perpetuel Secours, €crit M. Pa
radis, et tout s'est passe a merveiIJe.» (223) Les syndics legalement elus,
Ie 16 octobre 1904, sont: L.-P. Bilodeau, Ie Dr Constantin, Joseph Bras
sard, Raymond Girard et Pascal Lavoie.

Dans ce groupe il y avait au moins Ie maire Bilodeau qui etait syndic
pour la construction, mais pour la construction au centre. M. Paradis lui
meme, qui avait reve d'une magnifique construction au centre de la ville,
pensera toujours qu'on subissait une « injuste opposition l> (224).
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L'election des syndics est confirmee par les Commissaires Ie 20 octobre,
et voila un autre pas de fait. Mais une nouvelle chaine de difficultes va se
derouler autour de la question du plan. Les syndics ne semblaient pas prets
a executer Ie decret de construction emane de l'eveque. Mgr Labrecque
n'a-t-il pas eu tort d'imposer, dans son edit, Ie plan propose par tel archi
tecte ? n ne prevoyait pas qu'on reviendrait la-dessus, sans doute. Mais cette
question aurait diJ etre debattue avant Ie decret, puisque toute eglise
doit se construire d'apres un decret, qui en enonce aussi les dimensions,
plans, lieu, etc.
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Trois architectes de Quebec avaient soumis des plans: Rene-p. Lemay,
Joseph-P. Ouellet et C.-Emile Tanguay. Lemay avait deja des reuvres a
son credit dans Ie diocese. Appuye par Ie Dr Constantin, elu president des
syndics Ie 20 novembre, avec qui il correspondait, il finit par se faire
admettre en concurrence au choix des syndics, apres avoir re~u du cure une
fin de non-recevoir ! 11 soumit Ie plan d'un temple de 169 par 72 pieds, dote
de deux jub6s, deux chapelles laterales, huH confessionnaux, trois sacristies,
bati en granit rouge de Roberval, dans Ie style de la Renaissance espagnole,
au cout de $65,000.00. Cette soumission etait perdue d'avance.

La competition eut lieu entre Ie plan Tanguay et Ie plan Ouellet. C'est
ce dernier que I'eveque designait, tandis que les syndics Msitaient entre les
deux. Bilodeau tenait mordicus pour Ie premier. Joseph-P. Ouellet fut
presque l'architecte de Roberval, et meme de la region. Tous les premiers
edifices de la ville furent signes par lui.

Le debat autour du plan reposait lui-meme sur l'autre, relatif au site.
Dne eglise centrale, faite pour servir et representer toute la population a
venir, se devait d'etre plus riche et plus spacieuse. Rebatie a I'extremite sud,
elle serait plus modeste, en prevision d'une autre paroisse au nord. Au
lieu, donc, de retrancher a l'imbroglio en proposant lui-meme Ie plan et
l'architecte, l'eveque n'a fait qu'y ajouter. C'en etait trop pour M. Paradis:
« J'ose esperer qu'ils n'ont pas compris !'injure qu'ils veulent faire a I'Au
tocite superieure; autrement je les croirais mechants.» - «Je prie Dieu
afin que Ia chose se regIe sans conflit. Cependant je les crois entetes, et
decides 11 faire un precedent. Dans leur sens, c'est que ce sera aux syndics a
choisir l'architecte. ( ... ) Ce concours me semble une farce, expres pour reje
ter Ouellet. - J'aurais voulu voir Votre Grandeur au sujet de cette affaire;
Ia maladie et beaucoup d'ouvrage me privent de ce petit voyage. - Ie crains
beaucoup de tracasseries de la part de ces Messieurs. Votre lettre m'aidera
beaucoup, a la prochaine reunion. Sans leur dire que j'ai ce document, j'y
puiserai de bons arguments.» (225)

Pendant ce temps, Mgr Labrecque revoyait son droit paroissial. n
avait enseigne la morale au Grand Seminaire de Quebec, et c'est 11 un doc
teur en theologie et en droit canonique que des Robervalois retors preten
daient en remontrer ! II demand a une confirmation de sa position a l'avocat
F.-X Gosselin, repute legiste de Chicoutimi. Celui-ci lui repondit que l'eveque
etait pleinement dans Son droit en designant Ie plan a suivre dans une
construction d'eglise. «En fin de compte, resume-t-il, il faudra bien que les
syndics se soumettent au decret, puisqu'ils ne peuvent pas l'executer sans
prelever, qu'ils ne peuvcnt prelever sans acte de cotisation, que leur acte
de cotisation ne vaudra rien sans homologation, que l'homologation en sera
refuse s'il n'est pas complet, qu'il ne peut etre complet sans comprendre Je
plan et que ce plan ne sera pas accepte par les commissaires s'it n'est pas
approuve par l'Ordinaire du diocese.» (226) Monseigneur demanda aussi
a l'eveque de Saint-Hyacinthe la pratique suivie dans son diocese. La re
ponse lui donna plus nettement l'etat de 1a question: «Si nous devons re
connaitre que l'eveque ne peat imposer des plans d'eglises ou de presby
teres aux syndics, nous soutenons d'un autre cote que l'eveque est toujours
libre d'approuver ou de rejeter les plans et devis que ces Messieurs sont
obliges, par la loi, de lui soumettre.» (227) Pour en avoir Ie creur net, it
ecrivit enfin a l'avocat P.-B. Migneault, auteur d'un manuel de droit parois
sial en usage dans les seminaires, qui lui repondit dans Ie meme sens que
Gosselin. Ce1ui..d, egalement pour en avoir Ie creur net, s'adressa 11 un
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avocat de Quebec. Ce dernier s'en tenait au meme principe, a savoir que
tout plan doit etre approuve par l'eveque, mais il soulignait que Monseigneur
avait fait erreur en choisissant lui-meme Ie plan. II aJoutait: «Ie n'ai
jamais vu, depuis pres de quarante ans que je suis secretaire des commis
saires du diocese de Quebec, un dicret semblable. (... ) J'ai vu des difficultes
entre Ies contribuables et leur cure parce que celui-ci voulait b§tir plus beau
que ne Ie vouJaient les syndics, mais jamais comme dans Ie cas actueI. » (228)

L'avocat quebecois suggerait enfin Ie moyen que Ies Robervalois con
naissaient bien: une requete ! Cette lettre fut communiquee a Mgr Labrecque,
mais a Roberval Ia pilule etait avaIee. A leur seconde assembIee, quatre
syndics sur cinq s'etaient prononces en faveur du plan Ouellet! Seul Ie
maire restait debout, «avec son Tanguay l) (229), et, s'il n'avait pas eu
l'armee des Nordistes derriere lui, il aurait pu s'approprier Ie vers celebre:
«Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-Ia! 1> Dne autre fievre de passee
pour M. Paradis: «C'est impossible de dire comme je suis content que
cette escapade ne soit pas allee plus loin. C'est un cultivateur, pas instruit,
qui a compris Ie premier, disant qu'il ne pouvait vouloir d'autre plan que
celui approuve par Monseigneur. ( ... ) On maude I'architecte Ouellet en
toute hate pour reprendre Ie temps perdu. - Merci beaucoup, Monseigneur,
pour Ies bons avis donnes; ils m'ont grandement servi. - J'ose croire,
maintenant, que la chose va marcher son train.» (229)

* .. ..
En janvier 1905, la corporation des syndics demande une loi a la legis

lature de Quebec, relative au mode et a la somme d'emprunt a effectuer
pour construire« une eglise, une sacristie et une annexe au presbytere ( ... )
aussitot que possible 1>. Le bill stipule qu'on pouna emprunter Ia somme
maxima de $75,000.00, payable par voie de cotisations prelevees sur les
proprietes foncieres. II dit aussi que les plans et devis approuves par 1'0rdi
naire du diocese « poun'ont cependant etre modifies ou ehanges par l'auto
rite competente, s'il y a lieu.» (230)

En fevrier, « plusieurs contribuables du quartier nord s'agitent pour
faire changer Ie choix du site de la nouvelle eglise» (231). Vingt-deux
Nordistes se rendent en delegation aupres de I'eveque de Chicoutimi et
obtiennent la permission de faire passer un referendum. Le resuitat donne
90 voix de majorite pour Ie centre! Monseigneur se declare alors satisfait
et revient sUr sa premiere decision: l'eglise s'elevera au centre, comme
Sa Grandeur l'a toujours desire.

Le Lac St-Jean du 23 fevrier 1905 signale un grand nombre de pretres
au presbytere et annonce que des soumissions seront re~ues par Ie cure,
comme secretaire des syndics, jusqu'au 22 mars. M. Ie cure est cependant
fort inquiet du revirement du vent; i1 se rend a son tour aupres de Son
Excellence et il reussit a Ie convaincre que Ia derniere decision est desas
treuse. Mgr Labrecque change encore d'opinion et se range de nouveau
du cote sud.

Ce meme jour, Ie 2 mars 1905, une requete comprenant neuf listes de
signatures de francs-tenanciers est adressee a Monseigneur en faveur du
centre. Les Nordistes, qui ont cette fois la majorite, invoquent l'opinion
initiale de l'eveque, selon laquelle l'eglise serait placee entre Ie couvent
et Ie college. Ils protestent contre Ia fausse representation qui a pousse
Monseigneur agarder Ie meme site. Enfin, puisqu'il est question aussi d'eriger



*
Le 22 mars 1905 est Ie jour fixe pour dormer les contrats de cons

truction (sur Ie terrain meme de l'eglise d'alors et d'aujourd'hui). Cinq
citoyens eminents du quartier nord se rendent chez Ie Dr Constantin, pre
sident des syndics, pour prier cette corporation «de suspendre toutes pro
cedures » et de « n'accorder aucun contrat» avant que Ie sort du bill d'em
prunt n'ait ete fixe, vu qu'un amendement est en instance a Quebec. Si cet

une cbapelle au nord, ils demontrent que cela ne remedierait pas au defaut
d'une eglise principaIe, dont la paroisse a un besoin pressant.

Les Nordistes sont bien decides a enfoncer Ie clou. Le 15 mars, une
nouvelle requete s'envole, non pas a Chicoutirni, mais a Ottawa, chez Ie
Delegue apostoligue. Le 26, Mgr Donato Sbaretti repond a L.-P. Bilodeau,
apres une «serieuse consideration 1> de l'affaire et d'apres information, que
cette requete est « inadmissible », venant « apres que toutes les procedures ca
noniques et civiles ( ... ) sont terminees ; venant meme apres que les Syndics
ont commence a executer Ie decret episcopal :l>. Cette lettre commence par
un argument ad hominem: au commencement, l'eveque du diocese croyait
aussi que l'eglise sera it mieux au centre; mais les quelques paroissiens in
fluents dont il avait demande Ie concours avaient «refuse de l'aider en
temps opportun ». Toutefois, quelques jours apres cette peu encourageante
reponse, Ie Delegue apostolique ecrit a Mgr Labrecque pour lui suggerer
de prendre une « autre decision l) quant au chou du site et s'en remettre a
sa decision.
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A Quebec, la session e.tait ouverte depuis Ie 2 mars. Le bill d'emprunt
presente par les syndics de Roberval allait etre discute. La majorite nordiste
convint alors de demander « protection» a la legislature en y faisant inserer
un amendement. L.-P. Bilodeau et Simon Cimon vont porter au Parle
ment une requete, datee du 14 mars, des francs-tenanciers, qui, par une
majorite de 90, demandent aux Chambres de ne pas autoriser l'emprunt
sans la condition «que l'eglise soit au centre de la ville, comme c'est d'ail
leurs Ie desir de Monseigneur de Chicoutimi» (232) C'etait leur derniere
ressource.

Le 19 mars, Ie cure se rend lui-meme a Quebec «defendre notre bill
devant Ie comite :10. Avant de partir, il demande a Monseigneur d'intervenir
lui-meme par ecrit pour interdire l'introduction de cette clause. «Ces gens
sont decides a faire de l'obstruction jusqu'a la fin. 1> (233)

On toumait en rond : a Quebec, l'avocat auquel les requerants avaient
confie leur demande d'amendement au bill s'en refera a Mgr Labrecque,
cette question devant d'abord se regler entre les paroissiens de Roberval
et leur autorite religieuse. Monseigneur trouvait cette intervention incon
venante. II riposta a l'avocat postulateur qu'il n'entendait pas etre substitue
par «Messieurs les tegislateurs » en matiere de sa juridiction, et que toutes
choses etaient deja fixees par lui. «Vos clients, apres avoir epuise toutes
les juridictions ecclesiastiques, en appellent maintenant au Parlement en
une matiere qui n'est pas de son ressort. Vous pourriez peut-etre leur con
seiller d'en appeler des maintenant au Jugement general. C'est ce qu'ils
ont de mieux a faire.» (234) II declarait qu'il retirerait son autorisation
si, «par impossible », Ie Parlement accedait a la demande d'amendement.
On voh venir I'alternative finale: une eglise centrale ou pas d'eglise.



l'inondation de 1928. En haul: rue Notre-Dame. En bas: rue Saint-Joseph.



Clair de lune sur Ie lac, derriere Ie couvent.

Le couvent des Ursulines, tel que depuis 1926. La
"mahon de pierre" de 1890 est endavee au centre.
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amendement, aI'effet de n'autoriser l'emprunt que pour construire au centre,
est accorde, «les soumissions actuellement entre les mains des Syndics
(deviennent) inutiles ». Cette requisition est attestee par "Maitre Israel
Dumais.

Les syndics, forts de leur droit, passerent outre. Le lendemain, 23 mars,
la soumission d'Elisee Page est accept6e. Le Lac St-Jean du 30 mars an
nonce qu'un contrat de construction de $70,000.00 a ete confie a M. Page,
de Saint-Raymond de Portneuf. Les travaux sont meme commences. On
profite de la glace encore solide du lac pour transporter du sable de
l'lle aux Couleuvres.

*
Pendant que les ouvriers et leurs chevaux executent Ie decret, la crise

atteint son paroxysme.
Les contribuables sont convoques en assemb1ee pour Ie 23 avril. II

faut reproduire presque en entier l'avis donne au prone par Ie cure, Ie
dimanche precedent:

n y aura, dimanche prochain, apres la grand'messe, une assemblee des francs
tenanciers de cetle paroisse. Cette assemblee sera lenue dans l'eglise. Le but pour lequel
cetle assemblee est convoquee est d'avoir l'opinion des francs-lenanciers sur Ie meilleur
mode a choisir pour avoir l'argent necessaire au paiement de la construction de
l'eglise.

Les Syndics, voulant rendre moins lourde la charge creee aux francs-tenanciers
par la construction de l'eglise, ont, a. l'unanimite, prepare un bill qu'iJs ont presente
A la legislature. Lorsque I'annonce de ce bill a ete faite, tout Ie monde sembia satisfait
et personne, dans Ie temps, n'a paru vouloir s'y opposer.

(... ) Void, main tenant, que I'on se prepare, parait-il, a vouloir faire inlervenir
la Ugislature dans une question qui releve exclusivement de I'autorite religiellSe et on
veut demander au Parlemenl de ne laisser passer Ie bill qu'a condition que Ie site de
I'eglise soit change.

En presence de cette opposition, veritable revolte contre l'autorite religiellSe, les
contribuables doivent etre informes des resultats que pourrait avoir Ie retrait du bill,
si les legislateurs s'avisaient d'intervenir dans une affaire qui n'est nullement de leur
ressort.

n y a deux manieres de Be procurer l'argent necessaire pour payer l'eglise:
I) Suivre les prescriptions de la 101 generale qui donne aux Syndics Ie pouvoir de
construire I'eglise et de prelever I'argent necessaire pour la payer. 2) Presenter un
bill a la legislature, accordant certains pouvoirs speciaux.

VOllS aurez a faire Ie choix entre ces deux moyens.
Un certain nombre de personnes semblent SOllS l'impression que 1a construction

de l'eglise serait arretee ou retardee si Ie bill presente par les Syndics ne passait pas a
la Ugislature ou etait retire.

Que ces personnes solent bien vile detrompees.
Vous savez tous que les eglises se construisent et se paient sans qu'un bill soit

presente pOur eela. La loi donne aux Syndics tous les pouvoirs necessaires et, s'ils ont
presente un bill, c'est uniquement pour rendre la charge moins lourde aux francs
tenaneiers el, surtout, pour leur permettre de cotiser les proprietaires qui viendront
se fixer a Roberval a l'avenir, ce qui diminuera tous les ans les monlants que vous aurez
a. payer.

Les syndics peuvenl, en vertu de la loi, prelever ['argenl necessaire au paiement de
la construction, sans qu'il soit besoin d'emprunter; mais ce moyen serail tr~s onereux
el ne serait choisi que dans Ie cas oil VOllS ne voudriez pas faire un emprunt. Vous
auriez, en effel, a payer I'eglise en trois ans, en douze versements, payables tous les
trois IDois.

Le deuxieme moyen est Ie mode par excellence; c'esl 1a passation du bill. Avec
cette loi, it sera fait un emprunt, payable, interel et amortissement, en quarante ans.
Tous les aos, si necessaire, it sera fait un nouveau role de cousation el les nouveaux
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propnelaires seront, par ce role, appeles ~ payer leur quote-part de la somme due. II
est facile de voir Ie grand avantage que cette mesure procurera aux proprietaires actuels.
Tous les ans, a Roberval, surtout dans la ville, iI s'achete beaucoup d'emplacements et
on batH des edifices considerables.

(... ) Ie crois vous en avoir dit assez pour vous permeltre de r6flechir avec con
naissance de cause et vous empecher de prendre une decision inconsideree que vous
seriez les premiers a regretter. Soyez convaincus de deux choses: 1) Que Ie jugement
porte par Sa Grandeur Mgr I'Eveque de Cbicoutimi, jugement confirme par Ie
Delegue aposlolique, est definitif, et que les pcrsonnes favorables au changement de
site ne peuvent plus continuer leur opposition, sans se mettre en revolte ouverte avec
l'autorit6 religieuse qui a toujours agi dans les limites de ses prerogatives. 2) Que la
tentative, faite par certaines personnes, de s'opposer a la passalion du bill, ne servira, a
supposer qu'elle reussit, qu'a rendre Ie paiement de la construction de l'eglise bien
plus onerew, et n'an-etera nullement la construction. CelLe-ci se fera Jegalement, les
Syndics ayant tous les pouvoirs necessaires a celte fin.

Que Ie bon Dieu vous assiste dans vos refJexions de cette semaine, et que la paix,
si necessaire au bien des ames, soit votre partage.

Le 14 avril, une Iettre portant trente-quatre signatures de citoyens de
la ville est adressee a l'eveque, Ie priant de prendre les mesures pour que
cette assembIee du 23 n'ait pas lieu, ou du moins qU'elle n'ait pas lieu dans
l'eglise, et - encore un coup - pour qu'on ne Mtisse pas sur Ie meme
terrain :

Votre Grandeur ne sait peut-etre pas jusqu'a quel point les esprits sont montes.
11 est certain que si les dem: partis se trouvent en face I'un de l'aulre, Ie moins qu'iI peut
resuller c'est un echange d'injures, dans lesquelles il est a craindre que I'autorite
religieuse ait une IrOp large part.

Les agissements de notre cure, de certains syndics et d'autres personnes seront
diseut.es publiquement. Si plusieurs reputations sortent avariees, si l'entente religieuse,
deja grandement diminuee iei, est encore amoindrie, nous n'en voulons pas etre res
ponsables.

Nous ne voulons pas que I'on erQt que nous avons yeur de cetle assemblee; ce
sera une excellente oceasion de prouver la grande majorite que nous avons. D'ailleurs,
jusqu'iei, nous avons ete Ie sujet d'attaques anonymes, d'accusations auxquelles nous ne
pouvions pas repondn! ; si enfin la discussion devient pUblique, tout va se dire.

(... ) Monsieur Ie cure en annon<;:ant l'assembJee a cru devoir proferer des
menaces, entre autres, de faire payer !'eglise en trois' ans, c'est une insulte non seule
ment a notre population mais a Votre Grandeur qui a souvent declare que payer
I'eglise en quarante ans c'est lout ce que la paroisse peut porter. Co..)

Les consequences peuvent eire terriblcs. Nous terminons en renouvelant noire
pri~re a Volre Grandeur.

Nous demeurons, pour Ie moment, de Votre Grandeur,

Vos ouailles suppliant.

*
A sa seance du 17 avril, Ie cODseil de ville, qui est compose du maire

(quartier nord) et de trois cODseillers du quartier nord et de trois du sud,
adopte une resolution de protestation contre Ie non-deplacement ; mais 1es
les trois conseillers du sud « refusent de discuter cette motion et sortent de la
salle ». Voici Ie texte de cette resolution de justesse :

Que ce conseiI regTette profondement Ie malaise qui existe actuellement a Roberval,
au sujet du sile choisi et adopte par I'autorite religieuse, pour y construire une nouvelle
eglise;

Qu'il esl notoire que vu son eloignement du centre de la population, ['eglise
aeluelle n'eSI pas frequent~e comme elle devrait I'etre et que, partant, en construire
une autre de $75,000.00 au meme endroit est un deni de justice inconcevable et un
malheur irreparable, non seulement pour Ie bien des ames, mais aussi pour Ie eredit
de la ville et la reputation intellectuelle de la population qui l'habite;
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Que ce conseil. lout en affirmant solennellemenl son profond respect pour
I'autorite religieuse, ne peut s'empecher d'enregistrer dans ses minutes un protet des
plus energiques conIre celte decision aussi malbeureuse que ruineuse pour la ville
de Roberval.

Une copie de cette resolution bien sentie, qui s'en prenait meme a la
faiblesse «intellectuelle 1> de la decision en cours, fut envoyee a l'eveque
de Chicoutimi, qui' ecrivit au cure une lettre fulminante, condamnant la
conduite du maire Bilodeau, lettre qui devait etre lue devant les syndics ...
Le 15 ;uin suivant, la meme resolution fut annuIee au conseil. Le 8 mai
precedent, deux conseiliers du quartier sud avaient propose de la supprimer
du livre des deliberations:

Attendu que ce conseil n'a rien a voir dans I'adminislralion religieuse, spirituelle
et ecclesiastique de la paroisse de N.-D. du Lac 5t-Jean;

Altendu que ce conseil n'a pas ete charge par les citoyens et paroissiens de la
paroisse de Roberval comme par les contribuables de Ja ville d'avoir 11 donner ou servir
des I*ns a ]'aulorite religieuse dans l'accomplissement de ses devoirs;

Altendu que les paroissiens de Roberval sont representes au chapitre des mar
guilliers. comme chez les Syndics, par des hommes libremenl choisis par les inte
resses et ayant toutes les quaJites voulues pour agir conscicncieusement;

Attendu que la resolution proposee par M. L... et appuyee par M. H.... a la
derniere seance de ce conseil, comporle une insulte A l'aulorite religieuse catholique de
l'Ordinaire de ce diocese et a l'autorite religieuse catholique de cette paroisse;

Attendu que celte resolution serait de nature a creer un precwent regrettable en'
nous faisant passer chez nos successeurs pour des catholiques immoderes n'ayant
aucune confiance dans l'aULorile religieuse;

Attendu que cellc resolution, qui a ete presentee probabJemenl dans un moment
de deception. ne reflechit pas dans ses insultes au clerge, et a l'autorite ecclesiastique,
I'opinion de la population catholique de nolre ville.

Etc.

Mais ici la tragedie se rapproche de la comMie: les trois conseillers
du quartier sud approuvent cette sainte motion, les trois autres la refusent,
et Ie maire de meme. Les trois premiers donnent alors leur demission, se
retirent et ne remettent plus Ie pied au conseil. On les rempla~a au bout
de trois mois.

,.. ,.. ,..

Le 23 avril 1905 etait la fete de Paques. L'assembIee annoncee (et
non revoquee) eut lieu dans I'eglise, apres la grand'messe. Le cure avait
ote Ie Saint-Sacrement.

«M. Ie cure, - c'est Ie journal local qui parle - apres avoil annonce
Ie but de l'assembh~e, a savoir, Ie meilleur moyen a prendre pour em
prunter l'argent necessaire a la construction de l'eglise, donna quelques
explications sur les differents modes d'emprunt et finalement donna lec
ture du projet de loi que MM. les Syndics ont presente a la Legislature a ce
sujet.

~ Ce projet de loi constitue les Syndics auxquels il adjoint M. Ie Cure
et Ie marguillier en charge, en corporation legale avec pouvoir de contracter
un emprunt pour une periode de 40 ans 1>, etc. Plus loin: «M. Ie Dr Cons
tantin, seconde par M. Joseph Brassard, marchand, deposa alors sur la table
du president une motion approuvant la teneur du bill.» (235)

Alors Ie maire Bilodeau, qui s'est prepare des paroles fortes mais Ie
plus conciliantes possible, se leve pour detendre la position des Nordistes



236 HlSTOIRE DE ROBERVAL

et proposer qu'on ajoute a la motion principale l'expression de leur desir
de maintenir Ia demande d'amendement au bill. Le maire etait probe, mais
fier et sensible, et quand il se voyait du cote de la droite raison, sa tenacite
et son intransigeance ne connaissaient plus d'obstacles. Comme sa conduite
decoulait ordinairement d'une bonne conscience, il etait toujours pret a la
justifier, aussi Ionguement que necessaire. C'est ee qu'il fit dans cette
assemblee, ou tout Ie monde etait resolu a se liberer l'interieur.

Apres son discours, Ie maire met la motion de I'amendement aux voix :
les deux tiers de I'assemblee se rangent en faveur de cette motion, que Ie
maire declare adoptee. Le cure Paradis, qui preside l'assemblee, declare
cette nouvelle motion inacceptable, et que seule la motion principale est
adoptee l...

Les rixes que certains prevoyaient se produisirent en effet. Le Lac
St-Jean (27 avril) resume discretement: «ll se produisit des scenes qui
n'auraient pas dfi avoir lieu, c'est Ie moins que nous puissions dire. :I> Pour
empecher la bagarre imminente, le cure prit un expedient in extremis: il
courut chercher Ie Saint-Sacrement a Ia sacristie. Le 27 avril, on s'arrache Ie
Lac St-Jean pour lire Ie rapport de l'assemblee. Certains l'accusent et se
plaignent meme de ce que Ie journal a ete distribue dans Ie bas de la ville
d'abord ! Le brave journal, qui avait observe une stricte neutralite, se defend
comme il peut et declare: «Si nous n'avons pas ajout6 de quel cote se
trouvait la majorite, c'est que du poste ou nous etions nous ne voyions que
ceux qui etaient pres du bas cheeur.» (236)

A Chicoutimi, une «declaration solennelle:l> d'un groupe de Nordistes
est deposee devant Mgr Labrecque, mena<;ant de prendre un brei de Man
damus contre M. Paradis pour avoir refuse de reconnaitre la resolution
d'amendement adoptee par la majorite.

L'assemblee du jour de Paques n'avait rien regIe et la division s'etait
accentuee. La question allait rebondir a Quebec.

• • *
Le premier mai, plusieurs notables de Roberval sont a Quebec dans

l'interet du bill d'emprunt. « n y avait fouIe, ce matin, au comite des
bills prives. On y remarquait les honorables Dandurand et Choquette, M. L.-A.
Cannon, avocat, de Quebec, M. J. Bonhomme, de la Sauvegarde, M. Ie
magistrat Vallee, de Roberval, L.-J. Ethier, avocat de Montreal, M. l'abbe
Paradis, cure de Roberval, M. Bilodeau, maire de Roberval et Ie Dr Cons
tantin du meme endroit, Geoffrion, A.-C. Claxton, Davidson, avocats de
Montreal. :I> (237) n y avait aussi Ie depute du Lac Saint-Jean, Georges Tan
guay, Ie premier ministre Lomer Gouin, etc. La discussion fut longue et vigou
reuse. Le bill fut finalement retire a cause de l'amendement, autour duquel
se deroula principaIement Ie debat. Le premier ministre, comme Procureur
general, demontra que l'autorite religieuse etait absolue en l'occurence. Tel
quel, Ie bill ne pouvait passer, vu la forte pression imposant I'amendement,
et eet amendement ne pouvait etre insere, a cause de la loi en vigueur dans
la province.

Le 2 mai, Ie Dr Constantin, president des syndics, envoya a sa seeur
Eva un telegramme chiffre, de Quebec: «Anger annex anvroy apologne
apply apparent appeat aquarium :1>, etc., dont Ie sens etait: «Bill retire. Le
comite a rejete Ie bill vu question d'emprunt non soumis. Opposants nous
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ont donne du fil a retordre. Moitie satisfait. 1> Etc. Le docteur detenait une
lettre peremptoire de l'eveque de Cbicoutimi, lettre dont il n'eut pas a se
servir, d'ailleurs. Monseigneur avait aussi prevenu l'Hon. Gouin.

M. Paradis, qui n'etait pas encore au bout de ses peines, avait trouve
la reunion parlementaire «anarchiste et revolutionnaire z>. Vaincu, il ecri
vait de Roberval: «Le soulevement, iei, est au paroxysme. Ie ne sais plus
ce qui va arriver. II n'est plus possible de rien prevoir. - On predit la non
construction avec autant d'assurance qu'on m'avait predit l'echec du bill.
Je ne sais plus ce qu'il serait mieux de faire.:I' (238)

A Quebec, Ie differend parvint aux oreWes du Conseil de I'Instruction
publique, qui siegeait avec plusieurs eveques.

A sa seance du 8 mai, au conseil de ville, on soumet au vote une
motion pour faire retrancher l'amendement au fameux bill: les trois du
Nord votent contre, Ies trois du Sud, pour, et Ie maire, contre ! Les trois
du Sud offrent leur demission, et c'est depuis ce jour qu'ils ne revinrent
plus au conseil.

* * *
En arrivant de Quebec, le maire repartit pour Ottawa plaider devant

Ie Delegue apostolique Ia cause des Nordistes, dont un groupe lui payait son
passage. Mgr Sbaretti Ie re(fut a l'italienne, sans rien changer au statu quo.
Le cure, lui, pdt Ie chemin de Chicoutimi. A Roberval, on attendait des
ordres pour entreprendre de nouveaux travaux, et, d'autre part, apres avoir
rente en vain un rapprochement avec les syndics, un comite de Nordistes se
preparait a recourir aux tribunaux si les travaux se poursuivaient. Les
syndics, pour leur part, etaient paralyses: ils ne pouvaient emprunter sans
Ie consentement de la paroisse. Le rejet du bill n'annulait que l'autorisation
d'effectuer un certain mode d'emprunt et de remboursement, Ie decret de
construction etait toujours en vigueur.

M. Paradis portait aupres de son eveque une Iettre judicieuse d'Arthur
Du Tremblay, oil on Jisait : «L'etat des affaires est tel que je ne vois aucun
moyen de construction qui pourrait retabJir l'harmonie. - n regne un etat
de choses qui paralyse non seulement les affaires temporelles, mais de plus
est prejudiciabJe au bien des ames. Z> (239)

Tous ne s'arrachaient pas les cheveux, cependant. Un quidam du
quartier nord, apres Ie dernier echec de rapprochement des syndics, adressa
cette lettre bouffonne au Dr Constantin, qui etait des plus fideles a l'au
torite, comme president des syndics eet qui demeurait dans Ie quartier
sud !) :

Mistook 16 mai 1905.

A Sa Grandeur Ie
Grand Vicaire,

Roberval.

Sa Grandeur,

Ayant su que vous avez ete nomme vicaire general je rn'adresse a vous pour
avoir une dispense de consanguinite au second degre entre Jambran et Marie Belle
Plaline et je desirerais aussi avoir une dispense de deux banes. J'espere que notre
grand vicaire va se rendre a dernande, je crois bien que c'est la premiere disl?ense qui
lui est adressee et j'espere qu'i! fera SOD possible de l'accorder aBn de platre a ses
diocesains.
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Veuillez agn~er, Monsieur Ie grand vicnire, les souhaits que je fonne pour vous
qui soot que vous reussissiez dans votre entreprise a RobervaI et Ie prie Dieu ardem·
meot pour qu'il aplaoisse res voies qui doiveot vous reodre bien vite au siege episcopal.

Dans quelques joms, j'irai vous voir, dans ce temps-ci je fais des preparatifs, il
paraH que pour vous voir iI faut elre cn etat de grll.ces et a jeun depuis minuil.

Jambran.

Le dimanche 21 mai, apres deliberations chez les syndics, la nouvelle
se repand que les travaux de fondation sont officiellement suspendus, Cons
tantin et Ses syndics s'etaient enquis des rlepenses encourues jusqu'a ce
moment: environ $9,000.00 pour I'entrepreneur et $1,000.00 en frais
divers. Us convoquerent ensuite une assemblee des francs-tenanciers pour
Ie premier juin et soumirent leur situation a l'eveque: «Si vous decidez,
en face des faits nouveaux, que nous devons construire, nous continuerons
a mettre votre decret aexecution. Si, d'un autre cote, vous voulez l'arret des
travaux, nous ferons cela avec autant de bonne volonte, quelles que soient
les consequences dans run ou I'autre cas. 1> (240) Les syndics etaient
a]ors bombardes par de nouvelles reclamations. Une requete circulait en
faveur de la continuation des travaux. Une sommation dans Ie meme sens
fut redigee devant notaire, menas:ant de poursuites judiciaires. Le spectre
des $10,000.00 a payer en pure perte etait cause de ces requisitions.

La reponse de ]'eveque ne fut pas aussi rassurante qu'on I'esperait :
aucune intervention, pour Ie moment. «Les syndics ne doivent pas perdre
de vue que les faits passes laissent c1airement supposer qu'on n'a pas
affaire 11 une population serieuse a Roberval. 1> L'assemblee decisive, remise
au 11 juin, fixera les termes. Monseigneur preconise une reduction du budget.
« Si la paroisse en bloc (et non une simple majorit6 qui ne signifie plus
rien a Roberval) decide de continuer les tIavaux, je ne perrnettrai de faire
que Ie gros reuvre de l'eglise. l> (241)

'" * '"
L'assemblee du 11 juin marque Ie terme final de la discussion: I'en

semble des contribuables se prononce en faveur de la cessation des travaux
de construction et la fabrique est autorisee a emprunter $10,000.00 pour
rencontrer la dette deja contractee. Des materiaux etaient rendus sur les
lieux, pres de l'eglise. Une petite carriere avait meme ete ouverte dans Ie
voisinage, rue Auger, et un rail fixe pour charroyer la pierre. Trois citoyens
s'etaient formes en societe, a l'automne 1904, sous Ie nom de Leveille el Cie
pour exploiter cette carriere. Le plan de I'architecte Ouellet rut adopte
ailleurs, en 1912, et les Robervalois peuvent voir, s'i1s passent 11 Baie
Saint-Paul, I'eglise qu'i1s ont tailli avoir en 1905.

Conc1uons: cet episode de notre histoire locale, au moins aussi
tragique que celui que connut la paroisse trente-cinq ans plus tot, illustre
a traits forts un travers du temperament national. La fa.s:on brutale et mal
heureuse dont il s'est termine, si eUe accuse chacun des deux partis adverses,
nous indique aussi que Ie temps etait mal choisi pour faire accepter une
nouvelle eglise 11 Roberval et qu'on y a procede trop vite. L'on se rend
compte aisement, enfin, comme en 1872, que Ie drame fut monte par quel
ques agitateurs au sang vif et quelques chicaniers qui abusaient de la masse
des paroissiens. -

• • •
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L'affaire eut de tardifs echos au sein du conseil de ville. Des 1904,
L.-P. Bilodeau avait songe a se retirer de la mairie. En janvier 1906, il
demissionna malgre 1es instances de ses amis. n reviendra en 1908 sur la
scene municip~le, d'ou une mort prematuree pourra seule l'enlever. Dans
l'intervalIe, B.-A. Scott, Ie genie numcro deux de Roberva1, prit les renes de
la ville, les tint durant deux ans et Ies lacha deliberement ensuite. Les assem
blees furent souvent « orageuses» durant cette periode. En 1907, «un cer
tain parti essaie de s'attirer Ie vote des clecteurs en soulevant la question
de l'eglise ~ (242).

En 1908, 1a question revint serieusement sur Ie tapis. La ville se pre
parait a eriger son Hotel de Ville (Palais de Justice) sur son terrain,
entre Ie couvent et Ie college, Ie fameux site «central» d'abord achete
pour l'eglise. Le conseil se d6clara pret a echanger ce terrain pour celui de
la fabrique et a Mtir son edifice a l'extremitc sud de la rue, si l'autorite
religieuse consentait a donner son approbation au desir de la majorite.
Monseigneur re~ut meme une «humble requete de la majorite des francs
tenanciers~. - «Vos requerants supplient humblement mais instamment
Volre Grandeur de leur accorder la permission de conslruire sans delai
un lemple nouveau, digne de 1a Patronne de la paroisse et de son Divin Fils,
et de rendre un Mcret fixant a jamais... )) Etc. (243) L'eveque prefera n'y
pas revenir.

Depuis 1905, Ie probleme de l'egtise resta donc en veilleuse. Le plus
etonnant est que Roberval ne fut divise en deux paroisses que vingt-cinq
aos apres. Quant a la vieille eglise Notre-Dame, «confisquee ~ en 1905,
elle semble plus soIide que jamais cinquanle ans apres.

•





CHAPITRE XIV

LES JOURNAUX

Le lecteur aura remarque que nous avons souvent cite, jusqu'ici, Ie
« journal local 1.>. On trouve en efiet aRoberval une serie de journaux remon
tant a soixante ans bient6t. Depuis 1898 Ies «nouvelles» de Ia localite et
de la region sont ecrites a la semaine.

Mais c'est bien longlemps avant, a la lisiere de la periode sombre,
neuf ans apres Ie Grand Feu et neuf ans avant Ie chemin de fer, que notre
premier journal vit Ie jour... pour ne durer que l'espace d'un jour. C'etait
un mince pli de quatre pages, portant cetle en-tete charmante:

Pointe Bleue, Lac St-Jean

MURMURE DU LAC ST-JEAN

Journal des Colons

«Pourquoi ce nom?» se demande-t-il lui-meme. C'est a cause des
trois millions d'arpents de terre qui attendent.oo «Pourquoi murmurer? l>

Parce que cette terre promise est abandonnee au seul courage des habi
tants de «notre Vallee ». Le Murmure sera Ie porte-parole des colons, il
apportera dans les bureaux des hommes politiques la senteur de la foret et
de la terre fraIche, il leur portera Ie soupir du grand lac, si loin, si loin! ...
« Nous allons done murmurer mais, Ie plus souvent comme notre beau Lac,
nous I'esperons, bien legerement. ~ Et ce murmure partira de «Pointe
Bleue» ou Notre-Dame du Lac Saint-Jean, la paroisse du cure Lizotte,
celle que la Providence semble deja designer, en 1879, comme Ie futur
Quebec de cette future province...

L'unique edition du Murmure est datee, en efiet, de samedi, Ie 15 no
vembre 1879.

Son redacteur, Emile Dumais, avait deja lance Ie projet d'un journal
regional a Chicoutimi en 1864, journal qu'il aurait appele l'Echo du
Saguenay. Mais comme Ie premier journal chicoutimien date de 1882,
Ie Murmure se t£Ouve occuper la premiere place dans la liste des journaux
sagueneens.

Cette place est petite mais elle se voulait grande et digne. Sur Ies deux
feuilles ou Ie Murmure donne son prospectus, on trouve un editorial de deux
pages et demie, gonfle de patriotisme, Ie reste etant occupe par Ie texte
officiel d'uo projet de societe de colonisation et l'annooce d'un commer~ant
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de Quebec. Le journal etait imprime a Quebec, comme bien l'on pense, au
Courrier du Canada. C'etait un fruit du premier grand mouvement de colo
nisation et de rapatriement vers Ie Lac-Saint-Jean, a cette epoque precise ou
Ie chernin de fer preoccupait Quebec et ou la c1asse bien pensante se prenait
d'engouement pour notre region. Le MlIrmure signale justement Ie rallie~

ment patriotique national de 1880, qu'i! salue comme l'occasion d'un examen
de conscience des Canadiens fran~aisJ d&imes par l'emigration aux Etats
Unis.

Les promoteurs de ce journal etaient l'arpenteur Horace Dumais et
son frere Emile. Horace maniait bien ]a plume et ne manquait pas d'idees,
mais il etait plus sedentaire et plus dir<Xtement voue aux arpents du Lac
Saint-Jean; comme Ie disait une notice parue a l'occasion de ]a mort d'Emile
Dumais, c'est ce demier qui fut Ie « fondateur» du Murmure. On peut
croire qu'il comptait aussi sur Ie concours d'autres patriotes, outre ses
parents de Roberval et de la region, comme son ami Arthur Buies, ce barde
canadien qui vibrait si facilement, Alexandre Bechard, fondateur du premier
journal de Chicoutimi, trois ans plus tard, Mgr Racine et Ie grand vicaire
L<Xlerc, qui etaient aussi ses amis, etc. Emile Dumais passa sa vie a de
fendre Ie sol et a parcourir la terre. A sa sortie du coUege de Sainte-Anne
de la Pocatiere, il fut nomme professeur d'agriculture a cet endroit. II
ecrivit dans la Gazette des Campagnes, « un succes qu'on m'a envie », ecrit-il
dans une lettre. II vint au Lac-Saint-Jean en 1855 et s'occupa plus tard de
l'ouverture de nos chemins. 11 vecut dans plusieurs Etats d'outre-frontiere,
s'occupant toujours d'agriculture. II fut correspond ant du Times de Londres
aux Indes et en Afrique du Sud, ou il connut intimement Paul Kruger, dMen
seur du Transvaal durant la guerre des Boers et president de cet Etat. A
l'epoque du Murmure, iI etait hante par I'avenir du Lac-Saint-Jean, non
sans exagerer beaucoup l'etendue de son territoire arable, comme ses con
temporains. II preconisait une grande societe de colonisation sagueneenne.
II en fonda meme une a Quebec avec quelques citoyens et Peres Oblats,
mais qui ne put avoir ses franchises. 11 allait se reposer en F10ride quand Ia
mort l'enleva, a Washington, en 1906. 11 preparait alors un ouvrage sur Ie
milieu economique canadien-fran~ajs.

* • •
L'ephernere et Mtif MlIrmure laissa la place vide jusqu'a 1898. Ce

n'est pas adire qu'on n'avait pas pense, dans l'intervalle, a fonder un organe
dans Ie jeune chef-lieu. En 1890-91, quelques villageois, en particulier
M. Donohue, semblent resolus acela. « Le jour n'est pas eloigne ou Roberval
aura son journal », annonce Tsota'i (L.-P. Bilodeau) dans I'Electeur (19
fevrier 1891). Ce journal auraH ete irnprime a Quebec, pr&isement a
l'Eiecteur. Quelques mois apres, un autre journal de la capitale, la Justice,
annonce Ie lancement tres prochain d'un journal a Roberval: Ie Courrier
du Lac St-Jean, On y repensa en 1896...

Le 19 novembre 1897, Ie cure Lizotte et L.-P, Bilodeau formerent a
eux deux la « Compagnie Typographique de Roberval », « Le seul but de la
Societe est et sera de publier un journal hebdomadaire s'occupant surtout de
colonisation et de rapatriement, et d'impressions generales.» (244) Leur
capital? Trois cents piastres, dont un tiers depose par Ie cure. Et ce fut notre
premier journal regulier. n s'appelait, tout naturellement: Le Lac St-Jean.
On lisait en sous-titre: «Colonisation - Agriculture - Rapatriement. ')
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Le cure aurait pu, en y regardant bien, trouver un redacteur, peut-etre
meme un imprimeur dans son village. Mais il trouva mieux dans la personne
d'un Beige du Manitoba: Henri Tielemans, qui accepta d'etre factotum.
Apparente, par son mariage, a Georges Audet, ragent des terres, et a 1'ar
penteur Dumais, Tielemans encaissa avec plaisir ces qualifications avec les
queUes les autres joumaux Ie saluerent dans son nouveau poste: «jouma
liste bien connu », disait l'Echo de Charlevoix,. « deja avantageusement connu
dans Ie monde du journalisme », reprenait la Verite,. « bien connu dans Ie
monde litteraire et scientifique », precisait Ie subtil Oiseau-Mouche, du Se
minaire de Chicoutimi. Tielemans avait collabore, entre autres, a cet Oiseau
Mouche, et fut meme invite au Protecteur, du meme endroit, lors de sa fon
dation. Il s'etait avone, sur l'Oiseau-Mouche, « journaliste de creur et d'a,me :II,

et y avait donne une remarquable etude sur les origines du journalisme.

On trouvait alors Ie moyen, a Chicoutimi, de publier et de lire trois
journaux : Ie Progres du Saguenay, Ie Protecteur du Saguenay et la Defense.
La modeste feuille robervaloise fondit tout net sous les yeux severes de cette
armee : aucun des trois journaux ne fut accueillant, ce qui for<;:a Tielemans
a fourbir ses armes. II precisa qu'il avait un materiel incomplet, ce qui etait
on ne peut plus vrai, et qu'il etait a la fois typographe, correcteur d'epreuves,
imprimeur et rectacteur !

De format tabloId, Ie Lac Sf-Jean n'avait que deux feuilles, comme Ie
lointain Murmure, et un programme identique. II n'en coiHait que cinquante
sous pour un abonnement d'un an. Mais comme il ne vecut que vingt-cinq
semaines, les abonnes n'en eurent pas pour trente sous...

I1 n'etait rien moins que banal, cependant. Tielemans redigeait de bons
et longs editoriaux. Le petit « tour du monde» qu'il faisait chaque semaine,
a cote des « notes locales », son grand feuilleton, Les Secrets de La Maison
blanche, ce melange de preoccupations municipales et mondiales, de farine
et de guerre, son style toujours alerte lui donnaient une teneur originale. Un
de ses trait,s les plus originaux Hait l'insistance qu'il mettait dans certaines
annonces, comme celle-ci: « On demande deux jeunes gens sachant lire et
ecrire... » Ou celle-ci, mains genante: «On demande un apprenti-peintre
chez Horace-I. Dumais. » La plus desagreable etait l'appel des abonnements,
payables d'avance mais non payes d'avance. Cela devint une veritable obses
sion et, dans un embarras qu'on devine bien, Tielemans signa son demier
numero Ie 3 septembre 1898, ayant debute Ie 14 janvier. II n'etait pas dans
Ies graces des constructeurs de l'aqueduc, au surplus, et, abandonnant un
fardeau leap lourd, I'imprimeur-redacteur partit sans mot dire. De Quebec,
il adressa son demier mot a L.-P. Bilodeau, avant de s'en retoumer dans
l'Ouest.

*
Bilodeau et son cure avaient cependant donne Ie mouvement. Quelques

mois apres Ia fin brusque du petit Lac St-Jean, un autre journal apparut, qui
lui-meme fut suivi de plusieurs autres.

Comme il faUait changer de nom - croyait-on - Ie successeur du
Lac St-lean prit celui de Le Rapatriement. Celui-ci ressembla fort au pre
mier, du reste: meme format, meme caractere d'imprimerie, meme esprit
de patriotisme regional, meme duree de huit mois aussi: du 25 mai au
23 decembre 1899. Mais il paraissait plus solide : un peu plus abondant que
Ie journal de Tielemans, iI etait l'ouvrage de deux hommes ayant deja du
metier.
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Le fondateur du Rapatriement, en effet, Hait nul autre que Armand
Tessier, Ie combatif redacteur du Protecleur du Saguenay, trihebdomadaire,
fonde en 1896. Le Protecleur, liberal, avait contrebalance Ie Progres, natu
rellement conservateur, durant deux bonnes annees. Mais depuis qu'un
troisieme journal, la Defense, «independante », etait entre en lice a Chi
coutimi, en janvier 1898, la partie etait moins interessante. Armand Tessier,
fils d'UD homme d'affaires bien connu de Chicoutimi, quitta Ie Protecteur
des Ie mois d'avril 1898. Le bruit courut qu'il partait pour Ie Klondyke. Un
an apres, Ie Protecteur s'eclipsa et Tessier se retrouva a Roberval, rue
Notre-Dame, avec son typographe, Ludger Turcotte, et Ie materiel que
Bilodeau detenait encore. Son journal fut bien accueilli, meme a Chicoutimi.
n montrait d'ailleurs des dispositions tout a fait desinteressees. Plus vivant
encore et plus au courant des nouvelles regionales, il ne disparut que pour
renaitre sous une forme amelioree, en 1900. Tessier et Turcotte prirent
femme, a I'automne 1899 - Ie Dr Constantin se chargeant des editions
de lune de miel - et Ie beau-pere du premier, Alphonse Marcoux, se porta
proprietaire d'un nouvel hebdomadaire, notre premier journal a grand
format, Ie Colon du Lac Sf-Jean, remplace lui-meme par Ie grand Lac
Sf-Jean: I'un et l'autre forment la plus riche veine de notre mine jouma
listique.

* * *
Le Colon du Lac St-Jean, troisieme journal regulier, etait I'organe

officiel de la Societe de Colonisation, qui etait en plein essor en 1900. n
parot du 15 mars 1900 a rete 1902, avec interruption en 1901. Le 15 fe
vrier 1900, Ie Progres du Saguenay rapportait que M. Armand Tessier arri
vait de Toronto avec un materiel neuf considerable, pour Ie Rapatriement.
Colon. II pouvait desormais offrir au public un atelier bien outille pour les
impressions commerciales et autres. II ajouta a son personnel et remonta
ses prix d'abonnemenL Bref, il ne conserva du petit Rapatriement que Ie
feuilleton commence, Odette. n agrandit encore son format Ie 7 juin 1900.

Eh quoi ! Ie journal etait maintenant sous l'enseigne de la Societe de
Colonisation! C'etait meme Ie temps precis ou elle batissait son refuge des
immigrants a Roberval. Plusieurs personnages s'interessaient done directe
ment au journal Le Colon, outre Tessier et Marcoux: Ie depute Girard,
J.-G. Scott, Rene Dupont, Ie Dr Constantin, gerant de la compagnie,
l'avocat Thomas Lefebvre, qui en devint redacteur et proprietaire.

Or, ce fut un Colon digne de louange. De facture vraiment superieure,
pour une feuille regionale, ce fut un Colon a l'esprit universel, faisant ample
provision de la moisson intellectuelle que Ie soleil du Lac-Saint-Jean cares
sait chez les lettres de notre village; un Colon qui parfait Moliere,
Edouard VII et Sir Wilfrid. II n'y avait pas que des Enfants de Marie et des
« actionnaires » dans notre village, comme Ie disait si bien M. Ernest Bilodeau
en 1901. « II y a un lac qui est superbe I'ete, et blanc, l'hiver. La framboise
y vient tres bien, de rneme que Ie chardon, Ie chiendent, les bleuets, les
conseillers municipaux et les chroniqueurs idem. ~ Et il insiste: «II y a un
grand journal, auquel collaborent beaucoup de personnes bien intentionnees,
qui signent en as et en us.» (245) L'erudit avocat Lefebvre, l'arpenteur
Dumais avec ses principes de colonisation, Ie depute Girard avec ses
discours se produisirent sur Ie Colon du Lac St-Jean, et toute une theorie
d'esprits cultives s'y abandonnerent, sous des pseudonymes tels que: Pa-Un
Mo, Babylas, Veritas, Marius, Julius, Cesar, Emmanuel, Gras Major, Jean
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des Erables, Jean Sapin, Jean Rameau, Bob, David, etc. Le joumaliste
Chambers, du Chronicle, ecrivit un jour au C%n (Armand Tessier):

... Et je desire, en ma qualite de journaliste ayant une experience de plus d'un
quart de siecle, vous feliciter chaleureusement sur l'excelLence de volfe journal, Ie
Colon. C'est cerlainement parmi les journaux anglais ou franyais publies dans un district
rural, une des meilleures et des plus interessuntes publications que je connaisse. Je
suia sllr qu'iI rend de grands services et aide beaucoup au developpemenl materiel de
votre belle et charmanle region du Lac St-Jean, que j'aime tant; et de fait, je puis
vous assurer que j'y puise souvenl des informations pour les articles des grands
magazines et journaux des Elats-Unis pour lesquels j'ecris. (246)

Le Colon avait soin de ne se reclamer d'aucun parti poiitique, bien
que naturellement favorable a Joseph Girard. Aux elections federales de
1900, it ne broncha pas. La meme annee, il Eavorisa Tanguay au provincial.

Mais il y avait it Roberval un club liberal actif que Ie Colon, conser
vateur plus ou moins avoue, chatouillait. Quelques liberaux s'unirent pour
susciter un adversaire au Colon. Car il n'y avait bien que I'ardeur politique
pour mettre un second journal sur Ie marche a Roberval. Et comme on
defendait les memes bonnes causes d'un cote comme de l'autre, les pro
moteurs du nouveau journal deciderent, non pas de «coloniser~, mais
de « de£richer ~ ! Le Defricheur du Lac-St-Jean, puisqu'i! faut I'appeler par
son nom, avait comme actionnaires quelques liberaux du comte et comme
redacteur Charles-Edmond Bernier. Le club liberal avait d'abord desire
acheter Ie Colon. Mais comme ce dernier tenait a garder son independance
comme organe de Ia Societe de Colonisation, il fut meme question, pour
faire la polemique au nouveau journal, d'en fonder un troisieme, qui auraH
pris Ie nom de Gratte-Partout.

Le Colon se donna comme mot d'ordre de ne jamais repondre au
Defricheur. M. Bernier, qui avait une belle voix, chanta dans une soiree:

J'ai tire sur la June
Deux fois pour m'exercer.

Qu'eut ete man malheur
Si je l'avais percee ? ..

Le numero suivant du Colon fit allusion a queIqu'un qui tirait ses fleches
contre la lune sans J'atteindre.

Le depute Girard ne s'etait pas encore prononce «liberal ~ quand
Ie Defricheur fut lance. Puis, «liberal ~ denonce, il ne fut pas reconnu par
Ie Defricheur: «Un loup recouvert de Ia peau de l'agneau. ~

Le Defricheur porta it en tete les mots: «Colonisation - Politique 
Industrie et Commerce. - Journal du parti liberal pour Ie carote de Chi
coutimi et Saguenay. ~ C'est M. W.-T.-A. Donohue, un de ses promoteurs, qui
avait achete, en septembre 1901, a Toronto, les caracteres typographiques,
une presse de seconde main, etc., pour la «Compagnie d'Imprimerie du
Lac St-Jean ~. Le Defricheur n'apporta rien de neuf, hormis la politique.
Commence Ie 23 octobre 1901, il finit Ie 19 juin 1902: il avait fait ses
huit mois, comme ses predecesseurs, Ie petit Lac St-Jean et Ie petit Rapa
triement. II declara, en derniere livraison, qu'il serait suspendu «teropo
rairement ~.

'" * *
De deux joumaux, on resta a zero, jusqu'a ce que I'organe de la

Societe de Colonisation, qui en Mait a sa seconde interruption, en 1902,
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reprit SOUS Ie nom de Le Lac SI-Jean. C'etait Ie second du nom, mais avec
grand format, et Ie sixieme en date: on a vu cinq journaux en cinq ans I
Le grand Lac St-Jean dura quinze ans et fut Ie champion de tous nos jour
nawe Il fut fonde par une societe composee de Georges Tanguay, depute
provincial, Joseph Girard, depute federal, J.-G. Scott, gerant du Chemin de
fer, et B.-A. Scott, qui en devint plus tard l'unique proprietaire. «L'impri
merie de Roberval » avail comme gerant Tanguay, de Quebec, camme admi
nistrateur Ie Dr Constantin, a Roberval, et cornme imprimeur Gustave
Delisle, a Chicoutimi.

Ce M. Delisle, un des principaux hommes publics de Chicoutimi, fut
proprietaire de l'imprimerie de la Defense (1898-1904), puis du journal
Le Travailleur, nouvel adversaire du bon vieux Progres, de 1905 a 1912.
n signa avec la Compagnie Tanguay, Girard' et Scott, Ie 21 novembre 1902,
un contrat qui l'engageait a imprimer un minim~rn de quinze cents exem
plaires du journal robervalois, et a faire cet ouvrage a Roberval, un mois
apres la formation de la dite compagnie. Le premier numero parut Ie 11
decembre, et I'imprimeur ne se transporta a Roberval qu'en fevrier suivant,
pour Ie onzieme numero (19 fevrier 1903). Dans l'intervalle, Delisle avait
son passage gratuit sur Ie chemin de fer entre Chicoutimi et RobervaI, et Ie
Dr Constantin se multipliait. «Pressez done Delisle de venir faire l'im
pression du journal a Roberval », ecrivait Ie docteur au gerant. Mais
Delisle tint toujours residence a Chicoutimi, et, ne pouvant surveiller d'assez
pres I'atelier de Roberval, ou ses deux employes travaillaient (avec Ie mate
riel cede par Marcoux et Tessier), Ie Lac St-Jean en souffrit, failJit merne
disparaitre. En 1904, il fut remercie.

A Roberval, Ie Lac St-Jean fut d'abord imprime a l'ancien atelier du
Defricheur, chez C.-E. Bernier (en face du Chateau Roberval), puis un peu
plus bas, vers Ie sud, chez Theodore Tremblay (en 1905), et enfin dans une
maison provenant d'Artbur Du Tremblay, dans l'angle de la riviere et
du quai, propriete de la compagnie d'electricite, puis de la corporation de la
ville. n resta la depuis Ie printemps 1906 jusqu'a l'incendie de I'atelier, en
1917, dont il ne se releva pas.

Cent cinquante-huit actionnaires avaient souscrit, pour Ie capital de
I'imprimerie, un montant total de $4,440.00. Soutenue en partie par la
Societe de Colonisation et patronnee par des hommes influents, el1e debuta
done sur des fondements solides. Du cote de la redaction, egale soJidite:
l'avocat Thomas Lefebvre fut Ie premier redacteur, avec un traitement de
$33.33, tandis que celui de l'administrateur en valait la plus proche moitie,
soit $16.66. Lefebvre etait aussi bon redacteur que mauvais gribouilleur, et
quand il faisait son manuscrit sur Ie train basculant qui Ie transportait a
Cbicoutimi, les typographes suaient sang et eau pour Ie dechiffrer. n renon~a

a ce metier en mai 1904, Elzear Degagne lui succeda pour quelques mois,
et J.-Edouard Boily y entra en 1904 pour cinq ans.

Bien fait, abondant, Ie Lac SI-Jean, au titre empanache d'un grand
dessin representant cette contree benie, se repandit dans toute la province et
jusqu'aux Etats-Unis et en Europe, sur les ailes de la Societe de Colonisation.
Celle-ci avait deja commence cette politique avec son predecesseur, Ie Colon,
que recevaient, en 1901, les soixante agents paroissiaux du comte et tous les
ministeres, tant a Ottawa qu'f! Quebec. Quand il fut lance, en 1902, Ie Lac
St-Jean avait quelque onze cents abonnes reguliers et esperait en avoir bientot
de cinq a six mille. Les commer~ants de Ia ville de Quebec, ou Ie journal
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circuIait beaucoup, payaient des annonces dans Ie Lac StJean tout autant
que ceux du comte. Le Baume Rhumal, Ie tabac Maple Sugar - ¢ Fumez
Ie Rose Quesnel, chiquez Ie Maple Sugar» -, Ie vin St-Michel, les piJules
Mora, qui redonnent la vie aux morts, Ie cigare Laurier, qui « entre comme
une avalanche a Quebec », tout cela se faisait valoir sur Ie Lac-Sl-Jean, a
cote de la rec1ame locale :

- Tours de cou en plumes d'aUlruche chez Arthur Du Tremblay: $3.95 en
monlan!. (1908)

- Une bonne bande de grelots menagera votre cheval de course. (1907)

- Si VOllS allez Ii Quebec, achetez un livre de La bonne Lecture a Roberval pour
lire dans Ie train. Si vous n'alJez pas a Quebec, acbetez-en un quand meme. (19 I3)

- Pour Ie temps de la cueillette des bleuets, soyez cerlain de vous avoir une paire
d'overaU Roberval Brand. (1913)

- Les plus belles filles et les plus belles dames du Lac SI-Jean achetenl leurs
toilettes chez Bilodeau, Houde et Cie. (1905)

- Ce qu'on entend crier sur la rue: Tiens, bonjour, Baptiste I Quand es-lU
descendu ? - J'arrive la, je suis presse : je viens pour m'acheter une voiture. Pourrais
tu m'enseigner oil j'aurais une voiture superieure ? - Pauvre enfanl, n'besite pas, va
loul droit cbez Pierre Potvin, Roberval; c'est une ancienne boutique et la meilleure;
elle a fait ses preuves. Tu vas trouver les Quatre-roues simples el doubles. Buggies de
toutes quali\l~s avec des conditions tres faciJes. Tu peux Ie dire a tes amis. (1904)

- Ne perdez pas la tete parce que vous n'avez pas obtenu la gutrison de votre
rhume avec les remedes de bonnes femmes; prenez sans retard quelques doses de
Baume Rhumal et vous serez guirie. (1904)

A part ces annonces cocasses et les inevitables feuiJletons tels que La
Neuvaine de Simone, ou Un coup de Pied hero/que par Ie marquis de Segur,
Ie Lac Sl-Jean etait un journal respectable. n fut, de tous ses semblables, Ie
meilleur agent de liaison et de publicite pour Ie district. II y eut un temps ou
notre Lac St-Jean avait un correspondant au Parlement provincial, durant les
sessions, donnait l'etat du marche agricole a Montreal, Quebec et Roberval,
reproduisait de savoureuses chroniques d'Ernest Bilodeau, des epilogues
semes de latin sur les affaires municipales, rapportait liberalement les opinions
de « Felicien » et de « St-Prime » sur Ie jutur chemin de fer de Chibougamau,
publiait un calendrier. Pour donner une idee de son influence, mentionnons
deux faits; en octobre 1906, le journal publia quelques notes sur W1 canton
nouveau, du nom de Girard, a l'ouest du lac; en decembre, il y avait plus
de quarante lots de retenus dans ce canton et une douzaine de families des
environs de Montreal annoncerent qu'eUes s'y rendraient au printemps sui
vanl. L'annee suivante, Ie meme journal denonr;:a un jour certaines reunions
tardives de jeunes gens. Le petit entrefilet serna «un emoi impossible a
decrire» et suscita une violente polemique entre «Un pere de famille» et
«Une jeunesse» «( Prenez garde, mon gros trapu... :i'). «Toujours a
l'affut de ce qui peut interesser ses airnables lecteurs », Ie brave et intelligent
Lac SI-Jean discutait de tout avec la merne franchise, la meme candeur et la
merne abondance. Car il est notable que Ie grand Lac St-Jean, comme tous
nos anciens joumaux, ne regardait pas a1a place prise par les articles de fond,
qui occupaient parfois plusieurs pElges entieres. II ne negligeait pas, pour cela,
les faits divers, les nouvelles meme les plus menues, les soirees au Village, les
« mariages a ['horizon », les nouveaux colons, les touristes, les nouvelles du
Palais de Justice, les encheres de framage, les horaires des bateaux, etc. n
faisait grand cas du lac: gel et degel, hausse et baisse, etc. n eut de deux
a six feuilles. Le Lac St-Jean etait un bon vivElnt, dont la marque la plus
precieuse etait l'autbenticite.
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Avec Ie temps, Ie Lac St-Jean s\~loigna de son objectivite en matiere
politique et finit par devenir une simple feuille electorale. Au debut, il favorisa
naturellement ses propres soutiens, Ie depute Georges Tanguay, Ie depute
Girard, etc. Apres la fin semi-tragique de la Societe de Colonisation, qui
incriminait Girard, Ie Lac St-Jean renia ce demier, et n'ayant plus de relation
avec la defunte societe, il abandonna son sous-titre pour celui-ci: «Journal
hebdomadaire'independant et d'action progressive»! (17 octobre 1907).
II combattit Girard en 1902 et jusqu'a sa defaile, alors que les deux anciens
fideles du depute, Ie Lac St-Jean et Ie Progres, publiaient a l'envie des cari
catures tres libres du glorieux «Jos l). En 1911, Ie Lac St-Jean appuyait
Scott aux elections federales et s'offrait gratuit. Apres Ie depart de J .-E.
Boily, nomme inspecteur d'ecoles du district, en 1909, et un intennede avec
Donat Fortin, ci-devant redacteur a L'Action Sociale de Quebec, Ie journal
s'atrophia et resta monotone. n fit les differentes campagnes pour Scott, son
proprietaire. En 1911 il donnait a tout abonne nouveau un portrait de Sir
Wilfrid Laurier. Enfin, en janvier 1917, l'atelier d'imprimerie brfila.

* * *
Le Lac St·Jean numero deux eut deux remplaqants: un qui existait

deja, Ie Signal, substitut politique, et Ie Colon, lance Ie premier mars 1917,
rempla~ant regional. Les fondateurs du Colon etaient les avocats Armand
Boily et Thomas-Louis Bergeron, Ie notaire Errol Lindsay, Roch Lindsay
et Georges-P. Marcotte, reunis sous Ie nom de « Compagnie de Publicite de
Roberval », incorporee Ie 20 janvier 1917. II ouvrit son imprimerie rue
Marcoux. 11 etait redige en colIaboration.

On avait done repris Ie nom du predecesseur du grand Lac St-Jean.
De fait, Ie Colon s'inscrivait parfaitement dans la Iigne de nos anciens heb
domadaires: c'etait une feuille essentiellement agricole, sans parti pris
politique, anim6e d'esprit patriotique et bien ecrite. Au debut, les plumes
ne manquaient pas: dans les deux seuls premiers mois, on releve les noms
de vingt-cinq signataires, des noms souvent 6nigmatiques: Agricola, Pierre
Terrien, Sentinelle, Jean des Friches, Robert Val, Fabina Roberval, Robert
Valois, Robert Valin, O. Bordulac, Jean du Lac, etc. Un sauvage de Pointe
Bleue y ecrivit meme, en avril 1917, une lettre en montagnais, signee « Moi
Malek ». C'etait la guerre, dans Ie monde tout de meme, et Ie Colon com
battit la conscription de toutes ses forces, publia les lettres d'un soldat
robervalois en Europe, etc.

En 1919, Ie Colon passa aUK mains d'une nouvelle firme, «Les Impri
meurs de Roberval:z, (MM. Jules et Donat Leclerc). Le Colon II chemina
tranquillement et uniment, jusqu'a ce que, un jour tardif, il s'aper~ut qu'il
ne «colonisait» plus, et il devint alors (26 septembre 1946) l'acluelle
Etoile du Lac.

* * *
Quant au Signal, il fut 6pMmere. II d6buta au milieu de l'annee 1916,

s'arreta un peu, puis reprit en janvier 1917, pour occuper la place laissee
par Ie Lac St-Jean comme organe liberal, mais pour peu de temps. C'6tait
une feuille d'idees, qui s'6tait donne un grand ideal nationaliste. n voulait
s'61ever au-dessus de «ces publications epaisses autant qU'insignifiantes qui
proviennent des grands centres americains et canadiens l) (25 janvier 1917) .

. Arthur Du Tremblay y ecrivit, et une foule d'autres. n y avait une page
agncole, une « page des dames :1>, des morceaux Iitteraires, etc. Son directeur
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etait un Belge, Alfred Cambray, qui demeura a La Tuque et au Lac-Saint
Jean. Son en-tete se lisait comme suit:

11 etait imprime a Quebec et date de RobervaI.

Evidemment, Ie Signal embr3ssait trop. Mais il represente un essai
emouvant de journalisme cultureI.
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Emouvante aussi, cette ferveur qui a preside a la fondation de tous nos
petits journaux, dont Ie 'second Colon etait Ie septieme. Depuis Ie petit Lac
Sf-Jean du cure Lizotte, de L.-P. Bilodeau et surtout de Tielemans, qui Ie
fabriquait de toutes pieces, depuis ]a presse du Rapatriement qu'un Italien
tournait a la manivelle jusqu'aux «compagnies ~ mieux fournies du grand
Lac St-Jean et du Colon, Ie journal robervalois a tenu dignement, en general,
Ie role qui lui Hait assigne au chef-lieu du Lac-Saint-Jean. nest reste, en
tous cas, Ie temoin fidele de son temps. Ce fut Ie «murmure» du Lac,
comme Ie voulait Ie lointain p3pier de 1879, un murmure que l'eloignement
dans Ie temps rend de plus en plus agre3ble a entendre.

D'autres publications ont eu cours a Roberval: feuilles electorales
telles que Ie Sol (1910), l'Avanf-Garde (1916), Ie Bien-Public (1905-06) ;
un courrier en anglais pour les touristes de I'HoteI RobervaI, The Ouananiche
(1906-07); I'A nge-Gardien, feuille de vacances des etudiants (1917-18);
Ie Courrier du Nord, revue de la Chambre de Commerce du Saguenay ; enfin
res periodiques du Sanatorium (Le San du Lac Bleu (1938-48), remplace
par Regain) et ceux du couvent.

Quebec - Montmorency
Portneu! - Champlain

Politique, Sociologie, Lillerature
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CHAPITRE XV

LA VIE SOCIALE

La periode 1890 a 1905 n'esl pas seulemenl
eloignee dans Ie temps, elle I'est surtout par la
fonne des chases, I'aspect des gens, les idees et
les sentiments.

ROBERT DE ROQUEBRUNE.

Sous ce titre vague: la vie sodale, Ie lecteur trouvera ici quelques notes
sur la vie politique, intellectuelle, recreative et paroissiale observee dans notre
chef-lieu, surtout dans Ie cadre de sa periode rose (1880-1915),

* * *
Comme chacun sait, nos peres s'interessaient beaucoup, a leur fac;on, a

la vie politique, qui etait Ie pain qootidien des gnmds journaux de Montreal
et de Quebec. La region sagueneenne, eUe, est issue d'abord du pays de
Charlevoix, historiquement tetu et conservateur. A Roberval, c'est Charle
voix qui a forme l'element de fond, et ce sont surtout des gens de Quebec
qui ont fait Ie village. On y a done garde longtemps, comme dans tout Ie
district d'ailleurs, l'usage des grandes manifestations electorales et Ie fana
tisme des debats et des luttes de partis. En 1874, l'archeveque de Quebec,
en plaisantant, suggerait au grand vicaire Racine d'ajouter aux litanies cette
invocation: «Ab electionibus et a parlamentis, libera nos, Domine ! ~

Le premier depute de Chicoutimi-Saguenay au provincial avait mandat
egalement au federal. Ce fut Ie celebre arpenteur Pierre-Alexis Tremblay, qui
explora plusieurs cantons du Lac-Sainl-Jean et qui, apres Ie Grand Feu, alia
lui-meme frapper aux portes des riches, a Quebec et a Montreal. En 1872,
lors d'une assemblee contradictoire ou Tremblay ne cessait d'interrompre son
adversaire durant son discours, il fut pris subitement «d'un violent acces de
rage:p, rapporte Ie journal (247), et se monta teliement la bile qu'i} faillit
en etouffer et put a peine s'ecrier : «Messieurs, rai une faiblesse d'estomac. :P

Sur sa demande on alia lui chercher de l'eau-de-vie, et apres que son adver
saire I'eut attendu patiemment durant pres d'un quart d'heure, il se releva
pour cribler celui-ei d'une nouvelle pluie d'injures... Mais son devouement
ardent et total aux colons lui valurent une popularite redoutable, d'autant
plus qu'i! s'cxprimait avec verve et abondance. Tremblay etait un lutteur-ne.
Candidat liberal dans Charlevoix en 1876, contre Franc;ois Langelier, il
contesta I'election de son adversaire et fut le heros d'un retentissant proces



en «influence indue» du clerge. Quand il mourut, Ie 4 janvier 1879,
d'une maladie contractee au cours d'une de ses campagnes, Ie cure Lizotte Ie
recommanda publiquement aux prieres aRoberval. .

Nos autres deputes celebres ont debute dans la profession de colon, etant
l'homme d'une paroisse avant de devenir homme public: Elisee Beaudet, Elie
St-Hilaire, de Saint-Prime et Joseph Girard, de Saint-Gedeon.

Elie St-Hilaire representa Ie comte unique de Chicoutimi-Saguenay de
1881 jusqu'a sa mort en 1888. Ne a Saint-Roch de Quebec, il se dirigea
d'abord vers Ie droit et filt instituteur a Beauport avant de se faire colon en
1872 a Saint-Prime, ou, plus ec1aire que ses voisins, il entra au conseil
municipal comme secretaire, puis comme maire. Lors de sa premiere cam
pagne, il arfiva a Chicoutirni en tombereau. n mourut it quarante-huit ans,
chez Georges Du Tremblay, aQuebec. Comme il etait tres pauvre, son chef,
Mercier, se chargea des frais fun6raires, et il eut l'honneur d'etre escorte a
Ia gare par ses confreres du Parlement, en attendant de monter sur son monu
ment au Lac-Saint-Jean, comme I'Electeul' Ie lui souhaitait. Avant sa mort,
il avait ecrit un memoire sur les besoins du comte.

Le notaire Severin Dumais, d'Hebertville, qui avait fait la lutte a St
Hilaire en 1886, fut e]u apres ]a mort de celui-ci, contre P.-L. Marcotte, nou
veau venu dans la region, qui recolta trois votes a Roberval, et Felix Roy, de
Saint-Fe]icien, qui y recueillit une forte majorite.

En 1890, quand Ie Lac-Saint-Jean fut detache de Chicoutimi-Saguenay
comme comte provincial, Pierre-Leandre Marcotte, de Saint-Bruno, l'emporta
sur Severin Dumais par une faible majorite. En 1892, Marcotte fut eclipse
par Joseph Girard, que ses amis promenerent en triomphe d'une paroisse a
I'autre dans une voiture it double attelage : premiers sucd~s d'un homme qui
filt l'idole des colons. Le fameux «Jos» representa k Lac-Saint-Jean 
on pourrait peut-etre dire qu'il l'incarna - durant vingt-cinq ans, aux deux
Chambres. «Un type qui aurait rejoui Ie creur de Carlyle », disait de lui
un journal de Toronto. Et pourquoi pas d'Emerson, de Shakespeare et de
Plutarque?

Ne a Saint-Urbain de Charlevoix en 1853, Joseph Girard appartenait
a une pauvre fa mille de paysans. Apres son cours au Seminair~ de Quebec,
paye par sa marraine, il s'en revint tout simplement sur la terre paternelle
et prit differentes professions de hasard. II arriva a Saint-Gedeon en 1880
et se mit it defricher ses deux lots. Une fois entre dans l'arene politique,
douze ans plus tard, les electeurs ne jurerent que par lui. Mordu d'aucun
parti, il allait de I'un a l'autre suivant l'interet de son comte. Un peu comme
son predecesseur, P.-A. Tremblay, il s'etait voue ason comte avec une ardeur
de colon. L'industrie laitiere et les travaux publics trouverent en lui un
champion insurpasse. 11 parlait avec une familiarite pittoresque, tournant
parfois en vulgarite. I1 alia demeurer dans son village de Saint-Gedeon en
1907. II y tenait l'orgue, car il etait musicien, et Iorsque, en 1897, I'eglise
de sa paroisse passa au feu, Ie vaillant homme mit sa vie en peril pour
sauver Ie presbytere de I'abb6 Paradis, non sans se blesser gravement a une
jambe.

*

*

**

*
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En 1900, Girard fut remplace a I'Assemblee legislative par Georges
Tanguay (liberal), commen;ant et echevin de Quebec. n y avait dix-sept
aspirants au siege... Tanguay fut elu par acclamation. En 1904, il etait reelu,
mais Roberval donnait 62 \'Oix de majorite a Carbonneau. Les deputes sui
vants furent: Broet (liberal), J.-B. Carbonneau (liberal) (1908-1916),
J.-S.-N, Turcotte, de Normandin (conservateur) (1916-1919), Emile Mo
reau (liberal) (1919-1930). Carbonneau, elu par acclamation en 1908, fit
beaucoup pour Roberval meme, ou il demeura une quinzaine d'annees. En
1916, il y avait deux candidats 1iberaux sur les rangs, B.-A. Scott et Emile
Moreau; Ie conservateur, Ie notaire Turcotte, maire de Normandin, passa
done entre les deux. Trois ans apres, Turcotte se retira et M. Moreau entra
avec un vote record.
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Ne a Saint-Cyrille de L'Islet, Emile Moreau travaillait aux Etats
Unis quand la Societe de Colonisation du Lac-Saint-Jean, par la voix con
vaincante de Rene Dupont, decida son beau-pere a suivre I'appel de la grande
riviere Peribonka et a aller s'etablir la-haut avec ses deux gendres. Le 14
avril 1901, Ie courageux jeune homme du Maine arrivait a Roberval avec sa
femme; relfu par I'agent Carbonneau, il resta a la Maison des colons en
attendant Ie depart des glaces. Le 2 mai suivant, il s'embarqua SUI Ie Petit
Arthur. Garde-forestier et maire de Peribonka en 1919, il prit Ie siege du
Lac-Saint-Jean a Quebec, cette annee-la, devint ministre dans Ie cabinet Tas
chereau en 1921, vint resider a Roberval en 1922 et fut depute du nouveau
comte de Roberval de 1931 a 1935. Lui succederent au siege de Roberval
(Lac-Saint-Jean-Ouest) : Antoine Castonguay (1935-1939), Georges Potvin
(1939-1944) et Antoine Marcotte (depuis 1944).

*
Le comte du Lac-Saint-Jean n'eut de representation federale qu'en

1925. Les elections pour cette Chambre furent en general plus mouvementees,
du moins a Roberval. Durant les annees 1890, les deux protagonistes du
grand cornte de Chicoutimi-Saguenay furent Paul-Vilmond Savard et Louis
de Gonzague Belley, deux brillants avocats de Chicoutimi. L'election de 1892
fut une des plus chaudement contestees, bien que Mgr Labrecque lui-meme
ait obtenu qu'il n'y eut pas d'assemblee contradictoire Ie jour de la mise
en nomination. A Roberval, trois ministres du cabinet provincial (conserva
teur) furent relfus au milieu de la campagne electorale. D'apres l'Electeur
(248), l'adresse etait si choquante pour les liberaux qu'on n'avait trouve
personne dans la place pour la lire; on approcha alors un colporteur d'images
de Saint-Prime, « qui passait avec sa borte pendue Sur Ie dos et on lui a fait
lire ce document qu'il ne comprenait meme pas. » Et Ie premier ministre, De
Boucherville qui croyait avoir affaire au maire! Le candidat du gouveme
ment, Belley (conservateur) I'emporta par trente-huit voix sur I'autre. «Ro
berval-paroisse l> etait plutot conservateur et «Roberval-viUage l>, plutot
liberal.

En 1893, L.-P. Bilodeau, fervent disciple de Laurier, fut delegue avec
HYPpolite Dufour a la convention liberale d'Ottawa. II en fit un rapport en
thousiaste. « Laurier etait emu et souriait ason peuple. » (249) Lamartinien
a plus d'un point de vue, ce L.-P. Bilodeau!

En 1897, 1es liberaux de Roberval eurent peine a se choisir un candidat
pour Ie provincial: il y en avail trop sur les rangs. Bilodeau fut d6signe Ie
premier.
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En 1894, l'assemblee generale de I'Association liberale de Lac-Saint
Jean-Ouest, presidee par L.-P. Bilodeau, publia des resolutions de gratitude
a l'occasion de la mort d'Honore Mercier: «Qu'en la personne de l'Hono
rable Honore Mercier, la race canadienne-franl;aise a perdu l'un de ses
defenseurs les plus devoues et les plus sinceres, et Ie Canada I'un des plus
illustres de ses eniants. - Que les cultivateurs de Roberval reconnaissant
en la personne de l'Honorable Honore Mercier Ie plus grand bienfaiteur et
ami et Ie legislateur qui a [e plus fait pour ['agriculture et la colonisation
dans la Province de Quebec en general et dans la region du Lac-Saint-Jean
en particulier, offrent leurs plus sinceres condoleances a la veuve eploree
ainsi qu'a sa fa mille, et desirent temoigner leur reconnaissance envers cet
illustre defunt, en faisant celebrer, dans l'eglise de Roberval, un service
solennel pour Ie repos de son ame. '" (250)

En 1895, Wilfrid Laurier visita la region. Comme maire de Roberval,
L.-P. Bilodeau presida l'assemblee publique a Chicoutimi, Ie 31 aout. Du 13
au 15 septembre, il fut rel;u a Hebertville, Chambord et surtout Roberval.
« C'est la plUs grande reunion qui ait ete jamais vue au Lac-Saint-Jean-.,
rapporte l'Electeur (16 septembre). R~u a la gare par Ie conseil municipal,
Ie vendredi soir, apres l'avoir fait attendre deux heures sur Ie retard du train,
it fut conduit a l'Hotel Du Tremblay, ou Ie reste du village l'attendait. n
rencontra les personnalites de la place samedi avant-midi, ainsi que les
Ursulines, et dans l'apres-midi Ie ralliement eut lieu sur la place de l'eglise
(ou se trouvait une estrade pour la criee du dimanche).

Laurier parla deux heures devant une foule exuberante, qui applaudit A
quatre autres discours a sa suite. Le village etait pavoise, illumine, et l'air du
soir se remplit des accords de la fanfare et des feux d'artifice, en face de
l'auberge. Le lendemain, dimanche, M. Laurier et son escorte en place d'hon
neur a l'eglise, M. Laurier et deux cents personnes a bord du Mislassini en
excursion a la Grande Decharge, un demier souper a l'auberge, et... l'annee
suivante Ie candidat liberal, Savard, remportait un succes monstre, a Rober
val, d'ou Belley fut publiquement mis a la porte, a l'issue d'une assemblee
contradictoire. Durant les quatre annees de son second mandat (1896-1900)
sous Ie gouvemement Laurier, Savard decrocha nombre d'octrois, en parti
culier pour les quais, Ie creusage du lac, etc. C'est durant ces quatre annees
que la navigation prit son essor sur Ie lac.

* * *
En 1900, Savard eut a se meSUrer avec Joseph Girard, qui resignait

conune mandataire aQuebec. Girard se presentait comme « independant ), ne
pouvant tout de meme pas se ranger contre Sir Wilfrid. Il l'emporta haut
la main, mais non sans essuyer de durs revers a Roberval. Le Club liberal
de Roberval, pilote par Bilodeau, soutenait Savard passionnement. Dans un
des comptes rendus des assemblees qui avaient lieu a l'etage superieur de
son magasin general, Bilodeau ecrivait: «Chaque fois que M. Savard pro
non~ait Ie nom de Sir Wilfrid, l'assemblee frappait des mains et tonnait des
hourras enthousiastes pour notre grand Canadien, l)

En 1904, Girard etait « converti l) totalement. n affronta, comme libe
ral, Ie Dr Edmond Savard, frere de Vilmond, maire de Chicoutimi et vrai
liberal, appuye par les deux maires de RobervaI. Girard rencontra les Rober
valois dans la boutique d'Eugene Gauthier et fut ovationne, Mais, une fois de
plus, Roberval donna une majorite contraire a celle du comte, qui se d6c1ara
fortement pour Girard.
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L'etoile de Girard commenc;a alors ad6c1iner lentement. En 1908, comme
« IiMraI-independant 1>, il ne gagna qu'une faible majorite et dut s'hospitaliser
apres avoir mene une campagne epuisante. Cette election fut annulee en
1911 par la Cour superieure de Chicoutirni. Le Lac St-Jean et Ie Progres jubi
lerent. Us Ie representerent se sauvant dans la locomotive regionale:
« Depeche-toi, Jos ! 1> Le Travailleur lui-meme, son porte-parole, Ie renia a
cette date. Invincible, Girard posa de nouveau sa candidature, avec trois
autres, dont B.-A. Scott (liberal). Mgr Labrecque leur demanda de ne pas faire
d'assemblee contradictoire, car on prevoyait des rixes. Girard sortit encore
victorieux de cette tempete. II etait redevenu « conservateur 1>.

Aux elections provinciales de 1916, une emeute eclata aSaint-Gedeon,
Ie village de Girard, et celui-ci fut appele a subir un proces a Roberval.
Enfin, en 1917, il se presenta encore une fois, mais il ne pouvait plus parler
en public partout. II y eut des incidents a Sainte-Anne et a Saint-Feliden,
tandis qu'a Chicoutimi la foule refusa de l'entendre. II fut ecrase au scrutin,
et Ie dernier depute du grand cornte de Chicoutimi-Saguenay fut Ie Dr Edmond
Savard. Mais, en 1921, Joseph Girard briguait encore les suffrages l Les succes
l'avaient un peu grise. Ses alternations de partis lui avaient valu Ie nom de
depute «vire-eapot ». Sa vogue ne fut si lente a s'eteindre chez les habi
tants que parce qu'il avait ete un pere pour eux. Ses fideles, ceux qui avaient
confiance en lui et non en l'un ou l'autre parti, s'appelaient les « Girardins •.
Le journal ecrivait: «II a girardinement vire son capot d'etoffe de bord. ,

* *
L'aspect anecdotique des elections d'autrefois ne peut en faire oublier

les defauts fonciers. Un Franc;ais qui vecut au Lac-Saint-Jean ecrivait en
1910 : « II n'est guere de circonscription electorale a laquelle on puisse, avec
plus de raison qu'au comte de Chicoutimi-Saguenay, appliquer Ie mot fameux
de M. Briand sur « les mares stagnantes et croupissantes du scrutin d'arron
dissement ». Le patronage est Ie grand mal dont souffre et a souffert Ie cornte,
sous les rouges comme sous les bleus. Depuis deux ans particulierement, les
ulceres en ont ete etales sous les yeux de l'electorat. C'est lui seul qui entre
tient ces pueriles animosites de parti, qui perturbent de fac;on permanente
toute Ia vie sociale de la region.» (251)

Le trait qui nous frappe Ie plus, aujourd'hui, dans Ie mode de suffrage
d'i! y a cinquante ans et plus, est la diatribe. Dans les discours comme sur
les imprimes, l'invective etait courante. On a perdu en interet, on a gagoe
en civilite.

La tendance au verbiage et l'amour de Ia phrase, faisant partie d'un
temperament hereditaire, ne trouvaient pas d'autre exutoire, si ce n'est
certaines seances de theatre et d'art oratoire, comme on en conout aRober
val et dont il est temps de parler.

* * *
C'est durant Ia periode rose que Ie theatre de village fut Ie plus popu

laire chez nous. Le projet de theatre municipal de Madame Donohue reste
emouvant, ace point de vue. Les villageois en mal de soirees devaient d'abord
se trouver un local, et, avant d'avoir des edifices comme Ie college ou Ie
Palais de Justice, ils improviserent differentes salles, comme Ie hangar du
chemin de fer, la sacristie, 1a boutique du tanneur Eugene Gauthier, la
maison d'Alfred Leveille, celle du Dr Constantin, etc. On joua meme Le
Depart pour la Califomie aI'Hotel Roberval en 1890. En 1891, L.-P. Bilo-
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deau construisait a sa maison one annexe dont Ie toit arrondi abrita une
salle publique. II y eut aussi la Salle Trottier, a I'etage superieur de l'atelier
de Felix Trottier, et plus tard la Salle Binet.

On jouait des melodrames, des comedies et des opereUes, meles de
« morceaux .. de musique et de chant. Veut-on des titres? En 1888, Jachim
Murat et Le Desespoir de Jocrisse; en 1889, La Surprise et Jocrisse encore;
en 1891, Les Tribulations du Marquis de la Grenouillere, un vii succes ; Le
Secret d'Yvonne et LAnge du Foyer en 1901 ; Bianca en 1902; Deux
Sourdes en 1903 ; Les Espiegleries de Godiche... Vne des premieres repre
sentations donnees au village fut Felb: Poutre, joue par les eleves du Se
minaire de Chicoutimi.

Dieu sait si les talents ne manquaient pas au vieux Robervall Avec quel
succes les Jules Constantin, les L.-E. Otis, .les c.-E. Bernier, les Pierre
Potvin, etc., s'apostrophaient sur les treteaux ! Ladislas Otis, Ie sympathique
marchand general du coin de la route Roberval, avait une remarquable voix
de tenor, raconte M. Ernest Bilodeau, et «je Ie vois et l'entends encore
voltiger Sur la scene, aime et applaudi de tout l'auditoire, chantant avec son
inimitable brio la chanson: «Je suis polyglotte », et celle dont chaque
couplet se tennine par : « Chin, nanapounne, nanapounne, pouone-pounne. »
(252) Avec quel succes Nil Potvin, dans un drame historique, criait au roi
maure (Cyr.-O. Labrecque): «Va-t-en done dans ton royaume, grand
laid! »

En 1899, on fonda un Cercle dramatique: <s: Sirop.. Labrecque, Ie
Dr Constantin, P.-A. Potvin, Ie typographe Ludger Turcotte, etc. En 1904,
c'etait Ii: l'Dnion dramatique de Roberval », qui organisait une excursion a
Chicoutimi et allait y jouer une populaire comedie canadienne: Fatenville,
truffee de chansons et d'operettes. En 1903, Madame C.-E. Bernier, pro
fesseur de piano et de chant, prepare eUe-meme une soiree dramatique, avec
une de ses filles et Eva Constantin. Vne autre organisatrice de soirees:
Madame J.-B. Martel. Chez les Bernier comme chez les Constantin, chez les
Otis, etc., Ie salon se rempIit tout naturellement de belle musique et de
beaux mots. Eva Constantin, la sceur bien-aimee du docteur, Mait une
artiste-nee; avec quel succes prelait-elle son masque « tMatral » et ses beaux
grands yeux aux « soirees dramatiques et musicales» ! Dne chronique parle,
en 1901, de la «reputation de grace mutine qu'elle s'est acquise par des
succes repetes dans les salons et sur la scene. » (253) Les noms des demoi
selles Paradis, Brassard, Potvin, Dumais, Donohue, Otis... revenaient sou
vent aussi. Tout pouvait entrer dans une « soiree dramatique et musicale »,
et tout y entrait : musique instrumentale et vocale, chceurs, drames, operettes,
declamations ...

'" '" '"
Si l'on excepte la premiere fanfare formee au Seminaire de Chicoutimi

en 1879, notre village fut Ie premier, dans la region, a se pourvoir d'une
harmonie. Durant l'ete 1887, comme Ie chemin de fer s'en venait de fact0n
certaine, on trouva convenable de former un corps de musique pour accueil
lir la machine a vapeur. C'est qu'il y avait, dans la paroisse voisine, Saint
Prime, certains colons musiciens qui n'etaient pas inconnus a Roberval:
Paul Marcoux, organiste, qui trimbalait son harmonium a son eglise parois
siale pour les fetes, son frere Edouard, baryton, et, depuis quelques annees,
leur cousin Joseph, frere de l'abbe Thomas-Victor. En arrivant sur la cote du
Cran, Joseph Marcoux s'arreta et salua sa nouvelle paroisse au son de la
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clarinette. Avec ce trio et autres gens de Beauport, Saint-Prime posseda tres
t6t sa chorale et donna ala musique sa douce part. C'est Joseph Marcoux qui,
incite par son frere l'abbe, fonda la fanfare de RobervaI. On fit venir les ins
truments de Paris et, it l'automne 1887, il ne manquait que la locomotive au
rendez-vous.

Joseph Marcoux etait un passionne de musique. Sa c1arinette Ie suivait
partout. Ancien directeur de la fanfare de Beauport, qui a sa celebrite, il n'eut
Ie temps que de Lormer celie de Roberval. n avait achete un moulin abaure,
Ie premier sans doute aSaint-Prime, car on battait au neau, et il passait chez
les colons qui desiraient y faire battre leur grain. Durant l'hiver 1888, il se
fit accidentellement mutiler un bras dans l'engrenage de sa machine. Pour
comble, Ie Dr Matte, unique medecin de la contree, etait parti vers Norman
din et les pretres etaient egalement absents pour les funerailles de Mgr Ra
cine. n mourut quelques jours apres et sa famille retouma a Beauport. Ses
amis de la vieille paroisse se rendirent aux funerailles, ainsi que ses musiciens
de Roberval, qui jouerent une marche funebre qu'il venait de leur faire
apprendre. Le 7 fevrier, deux jours apres sa mort, ceux-ci s'etaient reunis
pour s'acquitter de leur deue de reconnaissance.

Ce fut son frere, l'abbe Thomas-Victor, alors vicaire de M. Lizotte,
qui Ie rempla9a comme chef de musique, mais pour peu de temps, puisqu'il
quiua la paroisse en 1889 (pour y revenir en 1892). Le Dr Constantin arri~

vah it Roberval juste a temps pour prendre la charge, it l'ete 1889.

Sous Ie nom de « Union Ste-Cecile », les musiciens frequenterent leur
art encore plusieurs annees. lIs se reunissaient dans la salle de l'ecole modele
en 1888, chez Alfred Leveille en 1890, ou encore dans la salle publique. On
releve les noms d'Edmond Menard, COmme president, de L.-E. Otis, comme
vice-president et de Portunat-D. Latour comme secretaire-tresorier, en 1888.
Chez les membres : Alphonse Marcoux et son fils Thomas-Louis, Eugene St
Pierre, Evariste et Ludger Michaud, Pierre Potvin, pere et fils, Nil et Jo
seph Potvin, Robert Spence, Charles, Louis et Georges Lindsay, Joseph alias
Johnny Gaudreault, Arthur Perron, Joseph et Elzear Bolduc, Wilirid Leveille,
Abel Ouellet et son fils Arsene, Philippe Rinfret, Joseph Paradis, C.-E. Ber
nier, ... Quand its alierent, en 1887, celebrer l'inauguration du chemin de fer
a Metabetchouan, Sur Ie Peribonka, ils etaient une vingtaine, et quand ils
jouaient dans l'eglise en 1889, ils etaient encore vingt. Ils jouaient it l'eglise,
et aussi a I'H6tel Roberval, en bateau et en maintes fetes et receptions. Us
y etaient encore a la reception de Laurier en 1895 et a la Saint-Jean-Baptiste
en 1897. Le docteur dirigea aussi la musique religieuse.

• • •
Le corps musical en vint it s'effriter. En 1899, on parla de Ie reorganiser,

puis en 1902, serieusement, et encore en 1906. En 1907, P.-A. Potvin tenta
des efforts. Un certain «M. Lecocq », jeune virtuose qui voulait ouvrir un
magasin de musique it Roberval, aurait ete choisi comme chef. II y eut
d'autres promoteurs chez les jeunes gens: Thomas Bolduc, Thomas-Louis
Paradis, qui avait appris Ie comet durant les trois annees qu'i] venait de passer
a New-York et qui ne voulait pas voir la jeunesse s'ennuyer. En 1908, les
jeunes musiciens obtinrent, non sans peine, une aide du conseil de ville, pour
deux ans, et recueillant aussi des contributions benevoles, ils acheterent des
instruments et s'organiserent sous la direction du notaire Errol Lindsay. Le
14 mai 1908, Ie bayard Lac S{-Jean rapporte :« On dit qu'un certain groupe
d'amateurs de la ville mecontents des membres de la fanfare Ste-Cecile ont
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resoIu de fonder une deuxieme « bande» a Roberval. lLs sont sous la direc
tion de B. BeaIock. 1> Deux compagnies de telephone, deux partis poLitiques,
trois compagnies de poteaux, pourquoi pas deux fanfares? Ah ! queUe annee
1908 l Quelques mois apres, Ie meme journal annonce que Roberval a main
tenant deux fanfares: une dans Ie quartier sud, une autre dans Ie quartier
nord! L'organisateur d'une seconde fanfare etait Ie Fran9ais nomme Lecocq.

L'Union Sainte-Cecile, [a veritable fanfare, accompagna Ie Regiment du
Saguenay aLevis des 1908. Ce second orpheon ralliait quelques musiciens de
l'ancien, mais surtout des jeunes nouveaux. Comme son pred6cesseur il
rehaussa l'eclat des manifestations publiques, joua a l'eglise, voyagea
un peu partout. Vne telle ferveur I'animait qu'iJ se construisit lui-meme une
petite maison sur Ie bord du lac pour ses repetitions. En 1914, son directeur
exposa Ie besoin d'un kiosque. En 1915, ce kiosque fut construit, par corvee,
sur Ie terrain de I'Hotel de Ville actuel, qui appartenait deja a la corporation,
et la fanfare put y donner ses concerts jusqu'en 1917 environ. Elle rencon
tra a cette epoque des obstacles qu'elle ne put surmonter. En 1917, Ie
conseil discuta de sa reorganisation et demanda aux Freres Maristes d'en
prendre la direction, ce qu'iJs ne purent accepter faute de personnel.

... ... ...

Vers 1910, quelques musiciens se grouperent, paral1element a la fan
fare, sous la direction du Dr Constantin, pour cultiver la musique d'une
fa90n plus intime. L'Orchestre de Roberval, comprenant d'abord trois ou
quatre instruments a corde et Ie meme nombre de cuivres, se renforcit
apres la chute de la fanfare et se laissa inviter aux manifestations publiques.
Sous Ie nom d'Orchestre de Roberval, ou d'Orchestre du Cercle amical
(1917) ou Orchestre Constantin, i] se perpetua jusque vers 1930.

... ...

La belle societe robervaloise, les familles bourgeoises du village ont
donne a I'epoque rose de Roberval un cachet de grace et d'enjouement
qu'il nous plait de decouvrir. «Dans ce cadre agreable et paisible, ecrivait
on encore en 1933, vit une population remarquablement polie, aristocra
tique meme, mais d'une aristocratie de bon aloi, qui aime Ie beau sous toutes
ses formes: les belles manieres, la belle musique, les beaux parterres, les
belIes maisons. 1> (254)

En for9ant un peu Ie mot «culture 1>, on peut dire qu'il y eut de bonne
heure une elite cuItivee, ou du moins plus instruite que Ie commun des
paysans. Ce qui faisait sa grace etaH precisement qu'elle ne se cantonnait
pas, qu'elle ne se retranchait pas, comme une classe parvenue, mais au
contra ire tenait a honneur de communier a une population rurale, jeune,
non depourvue d'intelligence d'ailleurs. C'etait cela, Ie «Roberval white»
des Americains de l'H6tel Beemer, et Ie «Petit Paris» du Fran9ais La
beaume. L'inspecteur J.-E. Boily, quand il arriva en 1904, d6clara dans son
hebdomadaire: «Depuis que nous avons Ie plaisir de demeurer iei sur les
bords du grand lac Piekouagami, nous nous sommes convaincu qu'il existe
une intime correlation entre ces eaux paisibles et l'aimable et charmante
societe de Roberval. 1> (255) Les anciens Freres Maristes parlent avec Ie
meme enthousiasme du bel esprit qui regnait dans cette population.

... ... ...

La musique, Ie chant et l'art oratoire furent surtout bien desservis. Quant
au thedtre, il ne s'agit evidemment que d'exercices d'amateurs, souvent faits
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dans un but charitable, ce qui n'exclut pas Ie bon gout. Mais on trouve auss! j
plusieurs peintres, outre Ie Fran~ais Cottin : J .-L. Talbot, photographe, qUI
faisait des portraits au crayon; William Gagne, qui peignit les deux tableaux
du sanctuaire de l'eglise, disparus en 1900-1901. En 1905, un paysagist.e
ambulant executait des tableaux pour les marchands. Horace-I. Dumais,
tapissier de profession, decora l'Hotel Roberval.

En 1906, une dame de Saint-Prime offrait des I~ons de piano, d'har
monium, de dessin a l'huile et de declamation. La meme annee, Madame
Chaffers enseignait la musique et ron connait de ses eleves devenus vir
tuoses. Hermenegilde Cote trouvait Ie moyen de s'annoncer comme « artiste
et barbier l) ! En 1909, on demandait un professeur de musique.

En 1904, il passait des vendeurs de livres, et de livres aussi serieux
que l'Bistoire de France de Guizot. En 1905, on offrait une bibliotheque a
un jeune Robervalois comme cadeau d'anniversaire. On faisait ]a lecture
a haute voix en certaines families. En 1908, M. et Mme KolIout offrait des
cours prives d'anglais, Ie jour et Ie soir. En 1913, la Librairie de la Bonne
Lecture offrait des livres fran<rais, de dix a soixante sous.

On note aussi plusieurs associations cultureIles, ou du moins des vo
lontes de telles associations: Cercle Saint-Edouard (1908), Cercle Notre
Dame (1903), Cercle des Amateurs (1909), les Amis du Beau Parler
Fran<rais, preside par l'avocat Lefebvre, et surtout Ie Club de Lecture et
de Recreation, fonde en 1918 par Ie protonotaire Achille Tremblay; ce club
ouvrit une salle de lecture au college, ou l'on trouvait une bibHotheque et
des revues canadiennes et fran<raises. Dans son discours inaugural, l'avocat
Tremblay montra l'importance qu'il trouvait d'etre au fait de la marche
du monde, revelant un sentiment aigu des crises modernes: « Apres la
guerre, tout va etre change, transforme, revolutionne. A part Ie monde
physique, Ie monde moral et intellectuel va etre et est deja une fournaise
en ebullition.» (256) Il est difficile pour une fournaise d'etre en ebullition,
mais Ie club de lecture remediait de la plus haute et de Ia plus admirable
fa~on a l'embetement hivernal. Pour une contribution modique, il offrait
non seulement des lectures, mais des discussions et des conferences. Le cure
Bilodeau etait en tete de cette association: Ie successeur de l'abbe Paradis
etait un lettre, pa triote, genereux, spirituel, un pretre souriant, interieur.

* :(0 :(0

Le cinema commen~a a penetrer a Roberval et a faire concurrence
aux seances dramatiques au debut du siecle. La premiere mention qui en
soit faite date de 1900 exactement: un New-Yorkais en tournee donnait
deux seances de « vues l) a la salle Bilodeau. En 1905, un vicomte d'Haute
rive fit passer des films au nouveau college a I'occasion de son inauguration;
les titres etaient; La Passion, Lourdes, La Guerre russo-japonaise, La
Vengeance du Clown. Le procede de cinematographie s'appelait «histo
riographe» et Ie Progres du Saguenay s'emerveiUait de cette «photographie
animee », permettant de «projeter sur un ecran des scenes d'un vivant et
d'un naturel etonnant» (257), telles que les adieux de Charles ler a sa
fa mille, la mort de Nelson, I'arrivee d'un vaisseau a New-York, etc. Puis,
un jour, Ie journal annon~a : Roberval aura son thHitre de vues animees. Le
10 decembre 1907, Ie Theatre Bijou, dont Ie proprietaire etait Joseph Du
charme, ouvrit ses portes! Un monsieur aUait dans Ies principaux villages
de la region, a tour de role, avec des films qui, pour toute assurance morale,
etaient passes en primeur devant les autorites religieuses de Chicoutimi ! A
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Roberval, la representation avaH lieu Ie mercredi. n en coutait de dnq a
vingt-cinq sous. Le Lac St-Jean fit 1a reclame :

- Qui de vous ne va pElS au Biiou, meme pour un instant?
- La divise (sic) du Bijou est confort el politesse.
- L'ami du peuple est Ie Bijou, aussi Ie peuple est son ami.
- Un mercredi par mois, Ie Bijou donnera 5% des profits aux pauvres.
- Voulez-vous rire? Allez au Bijou!

Le Bijou ne dura pas tres longtemps. En 1912, la troupe Henri Rollin
fit une toumee dans la region avec des «vues comiques et tragiques).
Rollin chanta «la fameuse chanson de la catastrophe de Chicoutimi ~.

(Incendie de Chicoutimi en 1912.) En 1913, il Y eut au Palais de Justice
plusieurs soirees de vues anim6es accompagnees de vaudeville. L'on se
rappelle aussi Ie Theatre Casino, propriete de F.-D. Latour, qui projetait
des films une fois par semaine.

Le theatre de village donna encore de bonnes soirees durant les annees
1910, avec toutes les duchesses, comtesses, baronnes, soldats et martyrs
romains que les repertoires paroissiaux font revivre. Mentionnons seule
ment La Foire de Seville (1912), un des grands succes de Mme J.-B. Dumont.

L'initiative qui nous semble la plus originale, dans Ie domaine «cul
turel ~, fut Ie Parlement modele. C'etait en 1908 (encore en 1908 !), durant
la longue saison d'autonme, apres une victoire du depute Girard ( «lib6ral
independant »), victoire qui avait laisse mecontents un grand nombre de
Robervalois, liberaux ou non. Pour debrider leur verve, les beaux parleurs du
village fonderent, Ie 25 novembre, un Parlement Hctif comme il s'en ren
contrait et s'en rencontre encore en certains milieux, surtout universitaires.
Ce Parlement fut constitue sur Ie modele de celui de Quebec, pour admi
nistrer la «province» du Lac-Saint-Jean. Le magistrat Vallee fut nomme
lieutenant-gouverneur, et vingt-six « deputes» representerent les differentes
paroisses du comte, formant autant de comtes en I'occurrence. Les seances
eurent lieu Ie jeudi a I'Hotel de Ville temporaire (maison Roy), dont la
salle etait trop petite pour contenir les fouIes qui s'y pressaient.

A la seance d'ouverture, Ie notaire Israel Dumais, premier ministre,
forma son cabinet: L.-P. Bilodeau, Travaux publics; Arthur Du Tremblay,
Agriculture; Constantin, secretaire provincial; J.-B. Carbonneau, Coloni
sateur, Mines et Pecheries ; Leon Couet, tresorier ; Thomas Lefebvre, Pro
cureur general, qui resigna et fut remplace par L.-A. Langlais. Le Dr H.-D.
Brassard, depute de Saint-Methode, etait chef de 1'0pposition. Les questions
les plus serieuses et les plus frivoles furent discutees par cette premiere
legislature, On n'avait d'abord en vue que les interets de la region: colo
nisation, agriculture, commerce, industrie, communications, forets, instruc
tion publique, etc. Mais les de.bats s'elevent sur des sujets beaucoup plus
universels : les taxes, la peine de mort...

A la deuxieme seance on se plaignit du manque de se.rieux des parIe
mentaires. La troisieme, par contre, fut jugee trop serieuse. L'avocat Le
febvre, depute de Saint-Jerome, qui avait la langue bien pendue, prit toute
une seance a lui seul pour defendre la peine de mort. 11 avait apporte pour
appuyer sa th~se les cinq livres du Pentateuque et une tragedie grecque.
Le souteneur de la these opposee proposa, pour remplacer la peine capitale,
«l'emprisonnement it perpetuite avec fouet semi-annuellement ~... Finale
ment, Sur un vote partage, ce bill fut renvoye a six mois.
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n y eut de nouvelles elections Ie 4 fevrier 1909, et Ie parti de l'oppo
sition entra au pouvoir ; dix-sept « refonnistes» et douze « progressistes »
formaient la Chambre. Cette legislature eut un succes retentissant. Elle dis
cuta un sujet brulant : la prohibition des liqueurs, qui se produisit effective
ment a Roberval en 1911. La troisieme legislature s'ouvrit Ie 16 septembre
1909. Ce fut une ouverture solennelle, royale, avec fanfare, discours du Trone
et... ajournement en signe de deuil pour la mort de L.-P. Bilodeau, depute actif.
Elle fut suivie par une assistance aussi nombreuse qu'aux deux premieres.
Certaines attaques trop personnelles compromirent l'existence du Parle
ment. Au cours de la legislature suivante, en decembre, une quinzaine de
bills furent proposes des la premiere seance. Malheureusement la vraie
politique s'en mela, et un article malin pam dans l'Evenement, de Quebec,
Ie 15 decembre, signa sa dissolution.

Le Parlement modele reprit ses activites a l'hiver 1912, au Palais
de Justice. n y avait meme un depute attitre pour «cette partie de Nor
mandin qu'on appelle La Frique »... A la session du 21 novernbre, pendant
que Ie depute de Saint-Bruno faisait lecture d'une petition relative au suf
frage feminin, un chien entra dans l'enceinte, en fit Ie tour et aHa se coucher
en face du greffier, ce qui faillit entrainer un bill sur la police.

Les deux series des sessions du Parlement modele furent suivies avec
enthousiasme et Iaisserent des souvenirs vivaces. Elles requeraient des ora
teurs une grande souplesse d'esprit car elles n'etaient souvent qu'attaques
et n~pliques. Les «disciples de Themis », comme on disait elegamrnent,
immolerent a leur deesse les plus belles pieces que Ie Lac-Saint-Jean ait
jamais oui·es.

'" * *
A la meme epoque se formerent des aSSOCIatIOns diverses: fiJiaIes d'as

surances : Union St-Joseph du Canada (1906), Alliance Nationale (1907),
Ordre des Amis choisis, Ordre des Forestiers canadiens, tres actif ; societes
recreatives: Societe de I'Ange-Gardien, pour les etudiants, Club d'amu
sements populaires; soch~tes feminines: l'CEuvre des Tabernacles (1906),
qui aida a l'organisation de Ia paroisse de Sainte-Hedwidge ; le Cerde des
Fermieres, fonde en 1914, qui avait son jardin modele chez les Ursulines ;
clubs sportifs enfin : Ie Club Roberval, patronne par B.-A. Scott (1899);
Ie Club des Cyclistes, forme en 1898, preside par Ie Dr Constantin; l'Asso
ciation de Tir, qui pratiqua pIusieurs annees et organisa lui-meme Ie bataiJ
Ion de Roberval ; Ie Club des Raquetteurs, fonde en janvier 1905 ; Ie Club
Athletique, fonde en 1904; Ie Club de Courses de chevaux, fonde en de
cembre 1903 par B.-A. Scott, qui avait sa piste sur la glace du lac en hiver
et sur une terre de l'Anse en ete. Mais ces courses se pratiquaient depuis
longtemps, soit depuis les annees 1890. L'hiver, il y avait une patinoire (on
disait « un patinoir ») a 1a Pointe Scott ou au centre de la ville. Le « rond
a patiner» et Ie «rond de courses» furent les deux «ronds» les plus
frequentes. Inutile de mentionner les clubs de peche, dont Ie mieux connu
fut Ie Club Lizotte.

La Chambre de Commerce du Saguenay occupe une place a part. Les
principaux hommes d'affaires de Chicoutimi et de Roberval Ia fonderent en
1907. Elle tint sa premiere assemblee a Roberval Ie 12 novembre. B.-A.
Scott en eut la presidence de 1907 a 1910, remplace alors par J .-E.-A.
Dubuc. Elzear Boivin, Thomas-Louis Bergeron remplirent aussi cette charge.
Son secretaire, J.-Edouard Boily, fut un de ses premiers promoteurs. Cette
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association regionale, seule du genre, s'occupa activement des besoins eco
nomiques des deux comtes jusqu'en 1921, date OU les Robervalois etabli
rent la Chambre de Commerce du Lac Saint-Jean.

...•...

HISTOIRE DE ROBERVAL

Au temps du cure Delage comme durant les premieres annees du
cure Lizotte, it faisait froid dans I'eglise, I'biver, malgre les poeles chauffes
a blanc. Le cure faisait parfois des remontrances aux jeunes gens qui se
tenaient autour des poeles, occasion de dissipation... et d'injustice envers
ceux qui gelaient : ceux qui entouraient les poeles avaient toute la chaleur

A l'eglise, it resta longtemps d'usage que les hommes et les jeunes chan
tassent au chceur avec soutane et surplis. Avant l'mstallation du premier
harmonium, en 1881, les joueurs de violon, d'accordeon et d'harmonica y
prenaient place eux-memes pour les offices des grandes fetes. Mais la musique
aclavier ne cbassa pas les autres musiciens d'un coup. En 1891, 1895, 1901,
1902, etc., des ensembles de musique instrumentale soulignaient les fetes de
Paques, de Noel, de la Pentecotc, etc. Fanfare ou orchestre faisait vibrer
I'enceinte basse de Notre-Dame.

L'on sait que l'orgue installe en 1902 tirait son souffle d'une turbine que
l'aqueduc municipal allait rencontrer au sous-sol et qui communiquait par
une courroie son mouvement ala grande roue it vent.

262

Le 30 avril 1899, Ie premier avocat de Roberval, C.-o. Labrecque,
fonda la Congregation de la Sainte Vierge pour les hommes. EUe prit l'ha
bitude de se reunir au college. EUe obtint, au debut, les services d'un Oblat
de Pointe-Bleue comme aum/)nier, Ie Pere Barou. De 1900 a 1902, en
moins de deux ans, six de ses membres moururent, dont Ie premier fut
Labrecque lui-meme. Voici comment I'un d'eux fait defiler les congrega
nistes vers ce temps :

« II se passe a Roberval, tous les dimanches, cette chose a la fois simple
et pieuse que je ne puis pas m'emp&ber de trouver admirable.

« Sit/)t le souper termine, vers les six beures et demie du soir, vous ne
rencontreriez plus dans la rue que des hommes, jeunes et vieux. Qu'ils
viennent du quartier Nord, ou est la riviere, ou du quartier Sud, OU est
I'eglise, ils se dirigent tous vers Ie college des Freres Maristes, qui est situe
11 peu pres au centre de 1a ville. Or, a mesure qu'ils y arrivent et qu'ils pas
sent sous "Ia lampe electrique qui eclaire la porte, vous reconnaJtTiez la tous
les notables de I'endroit. n yale maire, avec son ceil intelligent et son air
delibere, I'agent des Terres, avec son regard droit et ses beaux cheveux blancs,
Ie « major» ancien militaire reste sec et droit comme un sabre, Ie gerant de la
banque, au visage calme et decide, Ie jeune notaire et son frere Ie registrateur I

Ie vieil industriel qui a d'Esope Ie visage et ]a sagesse, et puis des avocats, des
marchands, des ouvriers, des jeunes gens de tous metiers, tous en belle humeur
et causant avec entrain avant de monter I'escalier qui conduit a la chapelle.

« Celle-ci peut contenir une centaine de personnes environ, et se trouve
parfois aux trois quarts remplie. Des que I'heure a sonne, Ie Prefet de la
Congregation se leve, a son prie-Dieu, et prononce la priere d'ouverture :
« Aperi, Domine, os meum... P (258)
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pour ewe. Durant l'hiver 1881, Ie cure dit la messe ala sacristie, sur semaine,
acause du froid dans I'eglise. Les vepres etaient parfois contremandees pour
la meme raison. (Les vepres avaient lieu apres la grand'messe ou dans
l'apres-midi. )

Tant que la reserve indienne de Pointe-Bleue resta annexee canoni
quement a Ia paroisse, Ies sauvages assistaient aux principales ceremonies a
Notre-Dame. lIs participaient notamment a la procession de la Fete-Dieu.

A cette epoque encore assez pauvre, les messes recommandees etaient
plutot rares. II en cofitait soixante-six sous pour faire chanter une grand'
messe. Les intentions etaient les suivantes: pour les ames des defunts,
pour les biens de la terre, « avec jeune volontaire» (1878), pour etre pro
teges contre Ie feu, contre Ies chenilles, contre les mouches a patates, etc.
En 1876, annee de la grande inondation, «grand'messe pour etre preserve
des accidents causes par Ie lac» (259). La meme annee, «grand'messe
recommandee par un sauvage pour obtenir une chance it Ia chasse» (260).
En 1885-86-87, il n'y avait pas plus d'une vingtaine de grand'messes de
recommandees par annee. II y en eut plus d'une trentaine a partir de 1895.

La communion etait rare. Le jansenisme sevissait encore. Au temps du
cure Delage, Ie plus souvent qu'on pouvait communier etait a toutes les
quinzaines. Les enfants, assez ages, faisaient leur «premiere communion :&,

puis, plus tard, leur «deuxieme communion », puis leur troisieme, avec
autant d'apprets qu'a la premiere. Cette communion solennelJe avait lieu Ie
dimanche, au «premier coup de Ia messe 1>, qui commen~ait a dix heures
au dix heures trente.

... ... ...

C'est en 1907 que Roberval inaugura l'usage des corbillards. Le
15 juillet fut formee Ia « Sqciete des Corbillards de Roberval1>, avec 97
membres et 5 directeurs. C'est depuis une douzaine d'annees qu'est disparu,
malheureusement, cet usage des beaux et grands corbillards vitres, que
tiraient avec solennite des chevaux revetus de guipure.

*
Passe Ie temps au l'on venait apied de Chambord se marier aRoberval

avec un jonc de quinze sous, les noces demeurerent une occasion excep
tionnelJe de rejouissances publiques.

L'on aimera lire, sur ce chapitre, ce que Ie Dr Constantin, nouveau
Robervalois, ecrivait a sa fiancee Ie 21 mai 1889: «1'ai vu passer une
noce ici, l'autre jour; Ie marie et sa nouvelle compagne etaient dans la
premiere voiture. Le marie faisait un grand usage du fouet, sur une pauvre
jument jaune ; il avait une belle pipe de platre et boucanait sa chere moitie
comme si elle efit ete un jambon.» (261)

La danse commen~ait apres Ie dejeuner et se poursuivait Ie lendemain
parfois.

... * ...

Plus on remonte dans Ie temps, ou du moins dans l'histoire de Roberval,
plus il semble que la danse etait frequente. Au dire de certains, on dansait
quelque part taus les soirs. On dansait meme sur Ie chemin du roi. II y avait
de reputes violoneux parmi les plus anciens de Roberval : Joseph Eschem
back, Jose Thibeault, Simon Duchesne... Les dames en usage n'avaient Tien



Un autre «desordre dominant », plus « dominant» que Ie precedent,
etait I'usage des boissons alcooliques. Voyons un peu queUes furent les
« occasions ».

de lasciI; elles consistaient en figures et en ~frottage ~ des pieds. «Au
Lac-Saint-Jean, on frotte~, disaient les Quebecois. Nomrnons la gigue, Ie
quadrille, Ie « brandy», Ie cotillon, Ie «talencourt:l> ou ~ talemboure~, la
« pecheuse ~, la «cardeuse », la «trompeuse », la «tempete », Ie «Capi
taine Jacques ), ...

Au point de vue moral, les veillees de danses etaient un des points
sur lesquels les pretres revenaient dans leurs sermons. En arrivant a Rober
val, Ie cure Lizottee fit des instructions frequentes sur les «desordres domi
nants dans la paroisse, surtout les danses ». En 1879, Ie troisieme diroanche
apres I'Epiphanie, il fit prier la paroisse pour ceux qui avaient danse depuis
Ie commencement de rannee. Une autre fois il inscrivait a son livre des
prones; «Aux prieres ceux qui ont danse Ie dernier soir que je suis monte
a St-Prime.» Une autre fois, c'est un Chemin de croix public pour les
peches commis en un certain endroit. «On ne sait pas les prieres, disait-il,
mais demandons-Ieur de jouer une gigue ou une contredanse sur Ie violon,
de faire n'importe quel pas de danse echevelee, vous verrez qu'ils en
savent long Hl-dessus. Voyez les maisons ou I'on danse Ie plus souvent
dans une paroisse, et dites-moi si Dieu a beni ces maisons, ces families.
Vous en trouverez a peine une sur dix qui sera parvenue a se conserver un
morceau de terre sous les pieds, pour y finir tranquil!ement ses jours. :I> (262)

Le premier depot de boissons detenteur de licence aRoberval, suppose
« pour cas de maladie », fut etabli en 1881. II s'en vendait deja depuis long
temps puisque Ie conseil avait passe en 1873 un reglement pour la vente res
trictive des liqueurs enivrantes (voir Appendice B). En 1882, sur demande
du cure, Ie conseil convoqua une assemblee publique et fit ratifier un regle
ment prohibant la vente par quantites moindres que trois gallons!

Le gouvemement federal, pour combattre l'alcoolisme, avait passe une
wi de temperance en 1878, appelee loi Scott (<< Scott Act 1> ). Chaque comte
pouvait l'appliquer s'il Ie desirait, en en faisant la demande officielle, laquelle
devait etre suivie d'une votation dans Ie comte. Les comtes pouvaient aussi
la revoquer en passant par les memes formalites. Mgr Racine se d6clara
favorable a cette mesure et Ie comte de Chicoutimi (comprenant Ie Lac
Saint-Jean) formula ses requetes en 1884. En 1885, appeles 11 voter pour
ou contre, les electeurs du comte se prononcerent favorables, ou du moins
ceux qui voterent. Roberval donna 64 « oui :I> et 6 « non».

Au Lac-Saint-Jean comme ailleurs, la loi de temperance ne produisit
aucunement les dfets attendus. On s'approvisionnait aQuebec, ou encore on
abusait des exemptions emises «pour fins medicales ou industrielles» ; les
corporations municipales etaient privees d'une source de revenus dirigee vers
Ie gouvemement, et enfin la distillation domestique se pratiquait «sur une
grande echelle» dans Ie comte, d'apres Ie Progres du Saguenay (5 juillet
1894). Tous les comtes qui l'avaient demandee s'en desisterent, et celui de
Chicoutimi en fit autant en 1894, sur I'avis meme' de son clerge. Le vote
fut presque unanime. Toutefois Roberval donna Ie plus gros pourcentage
d'opposition, avec Pointe-Bleue.

**
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Le cure
Georges Tremblay.
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/ En 1888, Ie gerant de I'Hotel Roberval fut gracieusement autorise par
, Ie conseil de paroisse pour tenir un depot de boissons « pour les maladies et l'
"autres fins industrielles » ! (263). La meme annee, Alphonse Marcoux ouvrit '
un iJ: hotel de temperance "1> : on en etait rendu it appeler <I: hotel de tempe-
rance» une auberge munie de la licence (pour debit restreint). Le conseil
de village emettait trois sortes de licences: licences marchandes, licences
pour charretiers, licences pour vente de spiritueux. En 1889, Ie maire Do
nohue lui-meme demanda au conseU de village un permis <t pour vente des
liqueurs spiritueuses et pour fins medicinales ~ (264). Serre entre Ie maire et
Ie cure, qui luttait contre cela, Ie conseil ne lui aecorda son permis que sur
promesse de ne vendre que pour Ie soin des malades et de ne pas tenir
un bar.

Durant les annees suivantes, Ie conseil se refusa a plusieurs demandes
de licences. En 1893, il accorda a Pierre-A. Potvin et Theodule Bernier Ie
privilege d'etablir une fabrique de vins canadiens, pour cinq aos. La meme
annee, on se plaignait du grand nombre de «vendeurs de Root Beer et de
Stomachique» (265). L'auberge Du Tremblay re~ut ses franchises des
1895, alors qu'il y avait deux «hOtels de temperance» : Marcoux et W.
Gagne.

Le village prenant de l'importance et devenant Ie centre de la region,
Ie commerce des boissons en profita. En 1906, il rapporta $55,000.00. En
1907, Roberval etait cite en exemple, a l'etranger, comme type de village
ou ce commerce etait excessif. n n'y avait pas que des vendeurs, mais des
distillateurs et embouteilleurs.

Sans vouloir rattacher tous ces faits aux mefaits de l'alcoolisme, qui
est une autre chose, U faut les rappeler cependant pour souligner un point
souffrant de la vie sociale.

Le cure Lizotte travailla beaucoup pour la temperance, bien que la
chose n'ait pas ete negligee avant lui. En 1873, d'apres Ie rapport du cure
DeHige, ]a plupart des familles avaient la croix de temperance. En 1884,
deux Oblats precherent des retraites de temperance dans tout Ie Lac-Saint
Jean. Le Dr Matte presenta au Pere Lacasse, I'un des deux predicateurs, une
adresse de remerciements et une petite bourse. Le cure Paradis, pour sa part,
mena une eampagne continuelle contre l'intemperance. En 1906, un Jesuite
vint precber une retraite d'une semaine et enrola quatre cent soixante chefs
de famille dans la Societe de Temperance. Les retraitants firent meme un
pelerinage nocturne au cimetiere, ou les tombes des morts etaient sinis
trement 6clairees de fanaux. Dans cette mise en scene impressionnante, Ie
Pere parla, puis on chanta Ie Libera... Mgr Labrecque avait entrepris, vers
ce temps, une campagne antialcoolique et impose aux ecoles Ie Petit
Manuel Antialcoolique. Et non seulement Mgr Labrecque mais tout Ie
clerge de 1a province. Des conferenciers de Quebec turent entendus a
Roberval en 1907, sur Ie sujet.

Enfin, en janvier 1910, Ie cure Paradis eut la joie de voir erne des
co~seillers municipaux en faveur de la prohibition. Le Dr Constantin, elu
maIre en f~vrier 1911, avait l'intention arretee de regler cette question, et Ie
reglement mterdisant la vente des boissons alcooliques et meme I'emission
de licences tut passe Ie 10 avril 1911.
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En 1913, une requete cireula dans la ville pour Ie rappel de ee rcgle
ment. Sur 132 eleeteurs, la prohibition fut maintenue par une majorite de
58, pour n'etre remise en question que ces dernieres annees.

* * *
La devotion a la Sainte Vierge garda toujours la premiere place dans

Ja paroisse de Notre-Dame du Lac-8aint-lean, dediee a l'Immaeulee Con
ception, et ou ]a pratique du Mois de Marie remonte a des temps immemo
riaux. En 1899, deux fillettcs de huit et neuf ans, eousines et portant Ie
meme nom, pretendirent avoir vu Ja Sainte Vierge, sur Ie bord du chemin,
en revenant de l'eeole. Elle portait une robe blanche, line ccinture noire
ornee d'un chapelet d'or et une couronne brillante. Elle etait accompagnee
elle-meme de deux petites fiIles, dans Jesquelles les visionnaires reconnu
rent, l'une, ses deux petites sceurs, l'autre, ses cousines, mortes depuis quel
que temps, ou plutot leurs anges gardiens. Les deux enfants leur deman
derent qui etait la dame et apprirent que c'6tait la Mere de Jesus. Celle-ci
leur parla a son tour et donna a l'une d'elles rendez-vous pres d'une souche.
Elle s'y rendit a l'heure fixee, y revit l'apparition, et dec1ara qu'elle ne
pouvait repeter tout ce que la dame lui avait dit. Les deux fWettes la revirent
encore plusieurs fois. Les autres ecoliers avaient porte la nouvelle a leurs
parents, et toute la paroisse en parla ...

La devotion au Sacre-eceur est de date plus recente. On se souvient
que Ie premier conseil avait resolu que la ville fit chanter une grand'messe
chaque annce au debut de maL II avait aussi adopte Ie drapeau du Sacre
Cceur cornme embleme municipal. En 1917, a une session conjointe des
deux conseils de RobervaJ, presidee par Ie maire Du Tremblay, il fut decide
de consacrer au Sacre-Cceur la ville et la paroisse, a I'eglise, Ie lendemain,
d'introniser la statue du Sacre-Cceur dans Ja salle des deliberations, etc.
<I Nous et notre peuple dont la piete envers Ie Sacre-Cceur s'est manifestee
depuis longtemps et perseveramment croyons que l'heure est arrivee pour
cette ville de faire un acte solennel et officiel de foi, d'aJlegeance et d'hom
mage.» (266) Cette ceremonie se renouvela en 1921 et les deux munici
palites recommanderent une grand'messe chaque annee, suivie du renouveIle
ment de la consecration. Elles exprimerent formellement leur desir de con
server ce fait ecrit dans leurs minutes, <I afin que se perpetue Ie souvenir
de ce grand acte de foi et d'amour~ (3 octobre 1921). En 1919, on eleva
Ie monument du Sacre-Cceur sur la pointe separant les deux rues principales,
dans Ie quartier nord.

01: * 01:

us deux plus grandes fetes paroissiales, dans notre presente histoire,
sont la visite pastorale, dont nous avons vu les premieres editions, et la
Saint-lean-Baptiste. Mgr Racine fit sa premiere visite comme eveque a
Roberval en 1880, Ie jour meme ou I'on fetait la Saint-lean-Baptiste.
Mgr L.-N. Begin, second eveque de Chicoutimi, y fit sa premiere visite Ie
jour de I'Immacuh~e Conception, fete paroissiale, en 1888, aussi jour de
l'arrivee du premier train de Quebec. Quand Ie troisieme eveque, Mgr Mi
chel-Thomas Labrecque, vint pour la premiere fois en 1892, un comite
special organisa la reception (le Dr Matte, Ie Dr Constantin, L.-P. Bilo
deau, etc.).

Voici comment Ie chroniqueur de Roberval parle de la reception de
Mgr Begin en 1890: «Les chemins etaient partout balises et omes de
pavillons a profusion. L'omementation de la rue chez Ie Dr Matte etait
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surtout remarquable ; on lisait sur une banderolle de satin creme qui tra
versait Ie chemin: «Benedicite nos, Bone Pastor.» Un enfant de chceur,
passant par Iil. avec ses camarades, leur a explique que <;a voulait dire en
franc;ais; «B6nissez nos bonnes passions.» - Le soir, a sept heures et
demie, notre corps de musique, sous la direction du Reverend Messire
Thomas Marcoux, vicaire a Kamouraska et en promenade chez ses amis a
Roberval, a donne un joli concert en plein air en face du presbytere. n y
avait une foule considerable; la musique a ete applaudie et avec raison. »
(267)

Ces demonstrations se perpetuerent longtemps. En 1900, Mgr Labrecque
presidait la distribution des prix aux ecoles. En 1904, rec;u en triomphe, il
confinna plus de trois cents enfants.

* * *
Quant a la Saint-Jean-Baptiste, gare' Durant les annees 1880, elle

etait celebree chaque annee, mais sur un plan plutot paroissial, sauf en 1883.
En 1894, on releve une excursion robervaloise sur Ie Mistassini, a la Grande
Decharge. Durant les belles annees de la periode rose, de 1895 a 1906, elle
prit nne ampleur regionale.

En 1895, Ie predicateur invite etait l'abbe Eugene Lapointe, du Semi
naire de Chicoutimi. n y avait quatorze chars allegoriques et un millier de
personnes dans la parade. L'organisateur et president de la Societe Saint
Jean-Baptiste etait Ie maire Bilodeau. Les maires prirent Ie souper a l'au
berge Du Tremblay avec Ie depute Girard et on assista a une seance drama
tique a la Salle Bilodeau. «Avec des patriotes comme ceux-Ia, conclut
I'Electeur (27 juin 1895), notre nationalite ne saurait perir. »

En 1897, la Saint-Jean-Baptiste se doubla du Jubile de la Reine. Le
trane de I'Empire brillait avec la Reine Victoria depuis 1837, soit depuis
soixante ans. Les eveques canadiens inviterent eux-memes les fideles a
remercier Ie Ciel pour ce regne, « I'un des plus longs et des plus glorieux dont
les annales de I'histoire fassent mention» (Mgr Begin). Le peuple de
Roberval joignit done les noces de diamant de Sa Majeste a la fete nationale.
Mgr Labrecque etait present, la fanfare suivit la messe et la parade, et Ie
Peribonka transporta tout Roberval sUr I'Ile «Sainte-HeU:ne ll, l'ile para
disiaque de I'arpenteur Dumais, un de nos grands patriotes, ou des amuse
ments etaient prepares.

En 1898, nouvelle et grande celebration. Le jour du Dominion, pre
mier juilIet, quatre cent sept personnes arriverent de Chicoutimi par Ie
train. On avait retarde Ia messe pour eux. Les officiers de la Societe avaient
des sieges reserves a l'eglise. Apres la messe, les patriotes resterent masses
sur la place de I'eglise et Ie patriote magistrat R.-P. Vallee, president de la
Societe Saint-Jean-Baptiste, pronon<;a un discours qui a du faire vibrer
meme les poissons au fond du lac. II parla de la patrie, presente dans Ie
berceau, sur la terre patemelle, dans la paroisse, la province, Ie pays. « Puis,
passant au colon, Ie fondateur de la Patrie, il Ie salua comme I'apatre de
la foi et I'espoir de la race canadienne-franc;aise.» (268) Quand les deux
deputes, Girard et Savard, eurent parle a leur tour, la parade s'ebranla,
parcourut toute la rue principale et se rendit jusqu'a l'Hotel Roberval,
sous les yeux de milliers de personnes. Remarquons, dans cette parade, un
detachement de cavalerie conduit par Ie major Tremblay, Ie Club des
Cyclistes, un groupe de Montagnais, Ie couple doyen de la place et les chars
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des metiers: faucheurs, forgerons, mac;ons, boulangers, etc. Dans l'apres
midi, Ie Mistassini et Ie Peribonka voguaient vers l'Ile Dumais, et Ie soir,
les eleves des Freres offraient une veillee dramatique. Quand on proceda a
Ia demolition des chars allegoriques, un garc;on rec;ut toute la charge du
char des mac;ons sur Ie corps et eut une jambe fracturee: ce fut Ie seul
point noir de la fete.

Huit ans plus tard, en 1906, la fete rivalisa de splendeur avec celles
de 1898 et 1897. On avait commence la veille, profitant de la distribution
des prix au college. «0 Canada, mon pays, mes amours! » s'ecria Ie maire
Scott a la fin de son discours. Le Iendemain, 25 juin, il y avait plus de trois
mille visiteurs et des musiciens de Quebec et de Chicoutimi. Israel Ornstein
en avait profite pour faire une vente extraordinaire ce jour-lao Mais c'etait la
premiere celebration de ]a Saint-Jean depuis l'erection de la ville et elle fut
vraiment magnifique. La messe fut dite par J'abbe Bernier, premier cure de
Roberval ; maintenant a sa retraite, il revoyait les trois annees douces-amhes
qu'll avait passees ici, jeune missionnaire. Le chant etait execute par une partie
des chorales de toutes les paroisses du Lac-Saint-Jean. L'abbe Alfred Trem
blay, patriote vibrant, prononc;a Ie sermon. La parade, ouverte par un
marechal, eut ceci de remarquable qu'on y voyait Ies deux cent soixante
colons doyens des vingt-six paroisses de la region. Le soir, une parade nau
tique illumina Ie lac. Ce fut bien 1ft la plus originale de nos celebrations
patriotiques, organisee par Ie colonel Scott, l'agent J.-B. Carbonneau, etc.,
dans ce Roberval au sommet de sa prosperite, ou s'etaient rendus des visi
teurs de partout, Ie chemin de fer et les bateaux ayant offert des prix speciaux.

La fete nationale brilla encore une autre fois, vers la fin de la meme
epoque. En 1914, la Societe Saint-Jean-Baptiste locale, animee par l'inspecteur
I.-E. Boily, s'organisa et fut incorporee par lettres patentes. On tenta alors
de donner a la fete un sens non seulement regional mais « provincial». Defile
historique, courses et jeux, seance dramatique, concert, chants, danses et
courses de canots par les Indiens, «fanfare sur les bateaux et sur la terre »,
promenade sur Ie lac, voila un peu Ie programme.

Un certain « Robert Valois» composa alors la premiere vue d'ensemble
que nous ayons sur l'histoire de Roberval : un document precieux, malgre
quelques erreurs de details. « Cette periode, dit cet auteur en parlant des
origines de Roberval, est une epopee qu'il faudrait transcrire en lettres d'or
pour fixer un peu l'attention jrivole et legere de ['esprit de 1914.» (269)
Salut a toi, historien robervalois de 1914, dont Ie souhait ne nous a pas
echappe, nous qui n'osons pas caracteriser «l'esprit» de 1954.

Apres cela, Ce fut la longue periode grise, et, a part quelques fetes
de Dollard organisees par 1'A. C. J. c., fondee par M. Rene Bergeron, on
garda Ie silence, jusqu'a l'explosion patriotique de 1937, qui attira plus de
vingt mille personnes. On forma une magnifique parade et on invita, encore
une fois, nos voisins montagnais et leurs sortileges. On entendit, Ie soit, I'abbe
Lionel Groulx.

Enfin, apres une manifestation tres modeste en 1951, Ie 24 juin fut
choisi en 1954 pour la solennite centrale du centenaire.

Parmi Ies coutumes robervaloises d'autrefois, la mi-careme fut une des
plus populaires et des plus tenaces. A l'epoque du village et longtemps apres
l'erection de la ville, la troisieme semaine du careme ne passait jamais sans
mascarade. Lisons plutot ce reportage sur la mi-careme en 1899 :
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L'epoque de la mi-careme est Ii peu pr~ partout une epoque de rejouissances chez
nos Canadiens, mais je crois qu'it eSl bien peu d'endroits dans notre province ou elle
soit celebree d'une maniere ( ... ) aussi joyeuse et en meme temps Bussi convenable qu'li
Roberval.

La, c'est vraiment fete publique. Tout Ie monde y prend part comme acteurs ou
au moins comme spectateurs. Ce n'est pas une de cea mi-caremes d'un jour que l'on
rencontre ailleurs, ou deux ou trois personnea dans toute une Iocalite se deguisent timi
dement, comme s'il s'agissait d'UlI acte reprehensible, mais une mi-<:areme de trois jours,
ou des centaincs d'hommes, habilles suivant Ia fantaisie ou I'imagination d'un ehacun,
se rendcnt d'une maison a l'autre, repandant partout la joie la plus franebe. Les premiers
eitoyens ne croient pas deroger en participant a la gaiete populaire, et sous la toile qui
cache la figure d'une «mi-eareme l>, vous pourriez irouver Ie visage d'une personne que
chaeun connalt et respecte. Ie pourrais donner des noms propres pour prouver cette
assertion, mais ce pourrait etre indiseret hors du Lac-Saint-Jean, bien qu'ici ce soit
Ie secret de Polichinelle.

On pourrait croire qu'un aussi grand nombre de mi-caremes, velus de maniere a
n'etIe point reconnus, doivent causer de grands desordres, et pourtant il n'en est den.

Suivons les gens, et voyons comment ils se comportent. L'on frappe a une porte:
«Reeevez-vous les mi-earemes? - Entrez, entrez. - Bonsoir, messieurs, bonsoir,
mesdames, eomment vous portez-vous? l> On donne la main 11 tout Ie monde, et Ie
maitre de ceans vous invite poliment a VOllS' asscoir.

Comme on 1e suppose, les visiteurs ont des voix qui sortent du naturel. lls ne
veulent pas etre trop aisement reconnus, et ils ont su se meltre bien en garde contre les
moyens d'investigation employes pour decouvrir leurs noms.

D'ou viennent-iJs? Qui sont-ils? 11 faut repondre avec plus ou moins de verite,
naturellcment. On s'informe s'il y a longtemps que ron stest vu, 1'0n a recours a mille
ruses pour trahir Ie secret des mi-caremes. II est de bon lon, bien que cela ne se pra
tique pas toujours, de se faire connaI:tre avant Ie depart. ( ... )

II n'y a guere d'exerciee plus fatigant que de courn la mi-careme. Le village de
Roberval est d'une longueur de plus d'UlI mille; Lorsqu'on a parcouru celie distance, en
entrant dans bonnombre de maisons, ou il faut subir des interrogations qui feraient
honneur 11 un juge d'investigation criminelle, et eela, la figure enveloppee dans un mor
ceau d'etoffe qui vous etouffc, veuillez eroire que 1'0n est content de voir finie la
tAche.

Je n'entrcprendrai pas de decrire les costumes. II y a tant de bizarreries que les
termea de la langue fran~aise ne sauraient y suffire. On rencontre des nez que l'on
cherehcrait vainement dans la nature, bien que les habitants de Roberval soient assez
bien doues sous ce rapport. Des gens paraissent avoir rapetisse de dix pouces, et vous
trompent par l'exigu'ite de leur taille.

Nous avons eu Ia visite d'un ours, conduit par son frere, qui a danse pour lea
dames et qui s'est montre fort avance en fait de tours de force pour un etre de son
espece. Ailleurs c'etait I'elepbant blane du roi de Siam, a qui Ie climat de Roberval
a dll paraHre un peu refroidi.

Celui qui vous ecrit a eu I'honneur, deux soirs de suite, de presser la main a ses
arnis et specialement a M. Ie maire, qui a eu toule la peine du monde a Ie reconnaitre.
SOllS moo costume, sans vouloir me vanter, j'etais aussi joli que n'importe quel autre,
assertion que je ne pourrais repeter ]orsque je suis dans mon nature!.

Bref, la mi-careme a ete bien reussie a Roberval, les choses se sont passees conve
nablement, et Ie jour ou, pour une raison ou pour une Butre cette coutume disparaitra,
nous regretterons les temps passes (270).

C'est chose faile, et I'on a peine a croire qu'a cette epoque meme, en
1896 par exemple, la mi-careme, qualifiee de «coutume baroque », etait
defendue a Chicoutimi par rautorite municipale, de concert avec l'autorite
reIigieuse. (L'« Halloween» americain serait-il moins « baroque? »)

En 1907, entre autres annees, on apprend que trois jours furent eonsa
cres aIa mi-careme aRoberval. En 1911, encore sous l'influence des travestis,
un Robervalois ecrit dans Ie Lac 5t-Jean ; « On eva[ue a deux cents au moins
Ie nombre des enfants d'Adam qui ont senti et satisfait Ie besoin d'al!er egayer
leurs voisins de leur galte communicative. De ce nombre, les deux tiers au



moins avaient revelu Ie costume pudique des filies d'Eve. ( ... ) De jolies
bouches ont dit, dedaigneuses, qu'un homme ne sera toujours qu'un homme
et que les bourrures de coton se devinent sous les corsages mal ajustes.
D'autre part, Ie sexe laid pretend que Ie public feminin n'est pas ennemi,
lui non plus, d'un habile emploi de la bourrure, et que si la chose est moins
visible que chez les mi-caremes, c'est qu'une longue habitude 1'a rendu
maitre dans l'art des contours.• (271) En 1913, quelles nouvelles 7 ¢ Nos
marchands .vendent beaucoup de masques ces jours-ci. ') - «Des cen
taines de mi-caremes ont defile dans nos rues et nos maisons jeudi, vendredi
et samedi SOiL:1> (272)

Une derniere image recueillie dans Ie journal du chef-lieu mais cette
fois, il s'agit du mardi gras : II: C'est toule un cour d'honneur qui s'est forro6e
mardi soir sur ie palinoir de la ville. On y a vu figurer des gentilshommes et
des dames du 17ieme siecle, des cow-boys de 1'0uest, des precieuses de
Rambouillet, des officiers de marine. ( ... ) Le Tout-Roberval assistait a la
fete. La fanfare, malgre un froid intense, est heroi'quement rest6e au poste,
etc.» (273)

Un troisieme genre de rejouissance fut celui des visites de maneges et
de cirques. En 1897, Ie Cirque Washburn, Ie premier a penetrer dans 1a
region, donna des representations a Chicoutimi et a Roberval, devant un
grand concours de public. Ce cirque geant premenait un chameau, un loup,
une hyene, un hippopotame de six mille livres et un vieil elephant nomrne
« Velu ». Le seu! incident qu'on remarqua a Roberval fut un echange de
taloches entre deux jeunes bohemiens, dont l'un rC9ut son conge.

«TI venait, raconte M. Ernest Bilodeau, des Auvergnats montreurs
d'ours, de grands ours jaunes dansant au bout d'une chaine sur la chanson
¢ Y a longtemps que je couche par terre, je vas coucher dans mon 1itte ce
soir. C'est la polka, la mazurka, c'est en France que nous dansons «;a. 1> (274)
n parait meme qu'un ours ayant ete baigne au lac, s'etait enfui a la nage et
qu'on 1'a fait revenir en battant son compagnon ours, qui se plaignait...

Les cirques precederent de loin les expositions agricoles et ne s'ac
couplerent pas tout de suite aces dernieres. En 1919, Ie Cirque Spark fut
rC9u a Roberval, et en 1920, Ie Cirque « Cole Brothers 1> : «c'est Ie seul
cirque qui est different des autres:l>, lisait-on sur I'annonce I En 1905, Ie
grand Cirque «Lemon Brothers 1> fit une memorable tournee. II etait a
Roberval Ie 24 juin, avec ses cent clowns. On enregistra plusieurs incidents
regrettables ; brigandage, vols, et un « crime affreux l>, tous imputables a la
troupe. Quatre de ces romanichels sans scrupule resterent en otage a Ro
berval, dans Ie cachot de la salle publique: deux negres et deux blancs. TIs
subirent leur proces en Cour de Magistrat, et a huis clos, ce qui excitait
davantage la curiosite piquee a vif par la plus mauvaise histoire que Ro
berval ait jamais connue. Un des noirs fut condamne a six mois de travaux
forces, l'autre, qui avait abuse d'une jeune fille, aun an de travaux forces et
a vingt coups de fouet: dix coups en entrant, dix autres en sortant, avec
un fouet de neuf cordes de dix-huit pouces, munies de trois nceuds chacune...
Sequestre a Quebec, Ie coupable re~ut ses dix derniers coups Ie 2 juillet
1906 et perdit connaissance. «En voila un dont M. Dupont aura de la
misere a faire un colon de bonne foi dans Ie Lac St-Jean') (275), conclut
notre journal. Voila la fin de la passionnante «affaire du cirque •.

• • •
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I.e frisson d'horreur souleve par ce forfait nous rappelle que les Rober
valois se complaisaient habituellement en des distractions plus sereines : la
musique, la lecture, certains sports, les bonnes soirees intimes ou publiques,
les excursions estivales... Ah ! les excursions! Que d'excursions, par mer et
par terre! Jouah-on un drame a Chicoutimi ou a Roberval? Le Chemin de
fer reduisait ses prix! Recevait-on une fanfare de Qu6bec? Le Chemin de
fer reduisait ses prix avec complaisance. Des courses de chevaux, des assem~

blees politiques, Noel, Paques? Prix r6duits sur Ie chemin de fer I La
compagnie du Quebec-Lac St-Jean, geree par I'excellent J.-G. Scott
et composee d'hommes de chez nous, 6tait sensible a toutes les manifesta
tions.

De plus, les Robervalois Eirent coutume de se promener sur Ie lac, les
bateaux appartenant aussi a des gentlemen bien connus. Les endroits favoris
6taient : Pointe-Bleue, Val Jalbert, la Grande Decharge surtout, Peribonka,
etc. En 1889, quelque deux cents personnes ayant pris place sur Ie Peri
bonka avec la fanfare, on feta la Saint-Jean-Baptiste sur Ie lac, en irnpro
visant chants et discours. En 1909, un jour, M. Scott fait transporter un
piano sur Ie meme Peribonka et les chants de folkJore l'accompagnent jus
qu'a peribonka. Cette coutume dura ]ongtemps. Voici en quels termes un
touriste americain, perdu a Roberval en 1922, decrit les preparatifs d'une
excursion:

C'etait Ie dimanche malin a Roberval. comme sur Ie reste de noire hemispMre
sans doute, mais nulle part ailleurs on en avait un pareil. Le vent du nord·ouest
assombrissait la face du lac, faisant s'avancer majestueusement des nuages de ses
Jointaines reserves de mystere et de beaute. Et comme les gens sor/aient de I'eglise
j'entendis des questions comme: «Penses-tu qu'ils vont y aller? - Le temps n'est
pas trop mauvais? - Viens-tu, Ducharme? - Non, fait fret », maniere de dire
« iI fait froid ».

II y avail quelque chose dans I'air: une excursion sur Ie lac; (o..) Le quai
etait a l'autre bout du village, et tout Ie village se transportait vers cet endroit. Ie
n'avais pas vu d'autre vaisseau qu'un petit remorqueur et me demandais comment
les preoccupations pouvaient converger toutes vers cet evenement. Entasses dans des
automobiles, des buggies, et autres machins, tous filaient, de I'eglise au quai, passan!
avec bonheur de la priere aux plaisirs du pique·nique. Ie sais desormais un peu ce
qu'est I'esprit de fete des Canadiens fran~ais. Ces gens s'en venaient seulement pour
nous accompagner, pour savoir que nous etions contents.

J'eus l'idee de demander 11 que! endroit nous allions : «Peribonka, Monsieur.» (".)

Pour ces jeunes gens, pour ces hommes et ces femmes entre deux ages et ces
quelques vieux, c'etait un jour inscrit en letlres rouges, hors des contingences mate·
rielles, une evasion hors des propos coutumiers, des rires et de la petite bi~re. Quelle
facilite d'entrain, et queUe impuissance 11 rester immobile I (".) Des feuilles SOllS
la rafale, des poussins de Paques dans une vilrine, des ecureuils dans une cage
tournan1e! (276)

L'hiver, a la premiere couche de glace, les Robervalois etaient encore
sur Ie lac. Aussi loin qu'en 1883 et aussi hativement que Ie 3 decernbre, une
Ursuline ecrit : «C'est tres joli de voir passer les voitures d'et6 sur la glace. )
(277) En 1902, it semble que les chaloupes a voile sur patins etaient a la
mode. Des Ie 31 novembre, un dirnanche, rapporte-t-on, «Ies chaloupes
se sont envolees et cela a ete toute l'apres-midi un spectacle unique de voir
leurs grandes voiles blanches lutter de vitesse et de grace fiere. 1> (278)

Quant a la traversee d'un bord a I'autre, voyage souvent perilleux, ce
n'etait generalement pas par plaisir qu'on I'accomplissait. Le Dr Matte, Ie
Dr Constantin, Ie cure Lizotte furent parmi les premiers a Ie faire. Aux
premieres traversees, en decembre, et aux demieres, en avril, on note quel~
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ques accidents, mais surtout des noyades de chevaux. Durant les annees 1910,
un chemin de traverse balise etait entretenu pour la saison. En 1913, la
Chambre de Commerce du Saguenay, voyant les dangers de cetie traverse
de plus en plus frequentee, se chargea de la faire tracer en ligne droite, de
Roberval ala Pointe Taillon, et de la faire baliser et entretenir par un gardien
ayant un abri au milieu. Les frais furent charges au gouvemement provincial
et aux municipalites de Roberval, du «Grand Pari ~ (Saint-Edouard de
Peribonka) et du « Petit Pari) (Saint-Amedee de peribonka). Ainsi, chaque
hiver, voyait-on un gardien solitaire s'en aller demeurer au milieu du lac,
dans une chaude cabane qui servait de relais aux voyageurs.

* * *
Est-il besoin de dire que les jeux de cartes etaient en faveur chez nos

villageois durant les soirees d'hiver, en particulier Ie whist? Le Lac St-lean
resume pour nous, Ie 15 mars 1906: «Des Robervalois qui, depuis les
Cendres, ont rompu avec les amusements mondains du camaval, en bons
catholiques comme ils sont, se livrent par contre a leur jeu favori, Ie whist,
avec plus d'animation que jamais. Tous les soirs, on s'assemble chez Ie voisin
pour faire Ia partie de cartes; et nos exceUents amis qui ont beaucoup de
sang gaulois dans les veines s'amusent a qui mieux mieux. )

* * *
Bref, meme en hiver, Roberval restait, modestement, «Ia grande place

d'affaires, d'amusements et de confort du pays» de Maria Chapdelaine.
Et si l'epoque 1900 a re~u en France Ie nom, mi-railleur, mi-nostalgique,
de «belle epoque ), Ie mot convient admirablement aussi a l'epoque corres
pondante de notre histoire locale.

•



CHAPITRE XVI

COMMERCE ET INDUSTRIE

La petite industrie retient surtout deux noms: Arthur Du Tremblay
et B.-A. ScotL

Benjamin-Alexandre Scott, pour emprunter l'expression qu'un auteur
serieux applique a un homme serieux, « appartenait a cette classe d'hommes
un peu bomes mais indispensables qui envisagent la vie sous ses aspects les
moins «mystiques ». Celui que no\.ls retrouvons ici, parfait produit du
High School, adjoint successivement aux deux plus puissantes firmes du
pays sagueneen, Price et Beemer, batelier du grand lac, maire choye, orga
rusateur de sports et de fetes, etait un homme dynamique, optimiste, un
realisateur, que Ie feu du progres industriel a fait courir toute sa vie entre
Quebec, Chicoutimi, Roberval et la Grande Decharge.

Habile et poli, Scott etait Ie gentleman complaisant, tolerant, qui
s'altachait la consideration des grands comme des humbles. n aimait faire
des heureux. n etait d'extraction ecossaise et protestante et cousin de J.-G.
Scolt, Ie seigneur du Chemin de fer. Ne en 1859 a Quebec, il a toujours vecu
en milieu canadien-fran<;ais. Comme son second patron, Beemer, il epousa
une jeune Canadienne catholique, Yvonne Shehyn, sceur de Dame N.-A.
Belcourt: ce mariage Ie faisait gendre de Joseph Shehyn, qui fut depute
de Quebec, tresorier de ]a province et senateur, et beau-frere de Napoleon
Antoine Belcourt, eminent juriste qui fut depute d'OUawa et senateur
egalement. Fils d'un gerant de la Compagnie Price a Montmagny, B.-A.
Scott entra Iui-meme au service de la royale compagnie, et il avait un poste
a Chicoutirni depuis quelques annees quand il quina les Price pour Beemer.

* *
En 1888, apres avoir amene la locomotive au Lac-Saint-Jean, Beemer

et 1:1 Compagnie du chemin de fer demanderent a la machine 11 vapeur de
leur foumir du bois. Sans doute, Ie chemin que Ie rail s'etait fraye dans
les Laurentides etait deja un fleuve de billots, mais l'etablissement d'une
grande scierie au terminus faisait partie des plans des industriels du
chemin de fer, comme la navigation. Apres la construction du Phibonka,
commen<;a celie du moulin a vapeur. On choisit la pointe qui s'avan<;aH au
nord de Ia riviere OUiatchouanish, dominee par Ie Grand Hotel, pointe ou
Ia roche se decouvre et plonge dans les eaux profondes, la « Pointe Scott »
depuis ce jour.

Le principal actionnaire du moulin etait Ie senateur James-Gibb Ross,
qui passait pour Ie plus riche citoyen de Quebec. Ce millionnaire ecossais
etait alors president de la compagnie du chemin de fer du Lac St-Jean et
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de la Banque de Quebec, et proprietaire d'immenses domaines forestiers.
Quand il mourut, des l'automne 1888, quelque soixante-quinze hommes
etaient a construire Ie moulin de sa compagnie (Ross, Beemer et Cie) , sur
la Pointe Scott, Ie plus grand moulin de Ia region a cette date. n mesurait
120 par 40 pieds, Sur deux etages, et on calculait pouvoir y seier 90 billots
a I'heure. Les travaux etaient diriges par un M. Bouret, de Saint-Nicolas
de Levis. Quand les chaudieres arriverent, a Metabetchouan, on ne put les
charger sur Ie Peribonka, qui se contenta de les tirer en remorque.

Cette scierie entrama l'exploitation forestiere sur une grande ecbelle.
Des l'biver 1888, Scott dirigeait plus de trois cents bommes sur la riviere
peribonka. n avait achete personnellement des limites a bois un peu plus
tot. En 1890, Beemer acheta de nouvelles limites et Scott prit contrat pour
faite sortir 120,000 billots sur la Mistassini et la peribonka. Encore des
chiffres: en 1895, 100,000 billots et 60,000 «donnants ~ sur la riviere
peribonka. En 1289, plus de onze millions de pieds de bois, planche et ma
drier, furent exportes de la Pointe Scott en Angleterre. En 1890, 150 ou
vriers gagnaient leur pain a cette manufacture. L'hiver, plus de 300 bUcbe
rons, manreuvres, etc., travaillaient dans les chanticrs, 500 en 1896. En
1891, on agrandit Ie moulin de fa~on a lui ajouter une scie et un atelier
de portes et cbassis.

L'organisation Beemer-Scott, a part l'industrie touristique, garda la
tete de la navigation et de l'industrie forestiere durant une vingtaine
d'annees au Lac-Saint-Jean. EIle avait Ie monopole du bois dans tout I'Mmi
cycle nord du lac. Elle donna naissance, sur la Pointe Scott, a un veritable
village dont il ne reste que quelques briques ct ferrailles. En 1898, par
exemple, Ie village Scott fournissait une cinquantaine d'enfants aux ecoles.

Les remorqueurs amenaient en trains f10ttants ou sur des radeaux Ie
bois des rivieres Peribonka, Mistassini et Ashuapmouchouan. Deux chaines
sans fin apportaient les billes des quais jusqu'aux scies. L'enlevement des
croutes et Ie d6bitage des pieces s'operaient ensuite rapidement. La voie
ferree se rendait pres du moulin et une locomotive speciale amenait les
wagons charges de la a Ia gare du village. Le moulin manufacturait Ie bois
ouvre et semi-ouvre de toutes sortes, Ie bois de pulpe, les traverses de cbemin
de fer (<< donnants "), etc. .. * *

En 1898, second des trois embrasements successifs dans la localite, un
incendie visita Ie faubourg Scott. Le 28 juillet, sur les trois beures de l'apres
midi, Ie feu eclata dans une grange pleine dc foin, voisine du moulin. On
supposa qu'une etincelle projetee de la cheminee l'avait allume, mais la
cause resta inconnue. Le feu s'attaque au pate de maisons avoisinant cette
bfitisse, propriete de Scott. Douze residences et une grande maison de pen
sion pOur les employes furent consumees. Pendant que tout Ie village se
precipitait vers Ia Pointe Scott, on envoya un bateau chercber en bate
M. Scott, qui etait en excursion de peche a la Grande Decbarge. Le Mislas
sin; fit Ie voyage complet en trois heures, ce qui etait un record. Scott prit
alors la direction du sauvetage et envoya un telegramme de detresse aux
maires de Chicoutimi et de Quebec. Le cure Lizotte etait aussi sur les
lieux; Scott etait de la memc religion que cet autre rai du bois, William
Price Premier, qui s'etait agrippe a la soutane du grand vicaire Racine
lorsque Ie Grand feu etait venu menacer son moulin a Chicoutimi, en 1870.
Le geste fut repete et l'effet fut Ie meme : Ie feu respecta la limite trac6e par
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Ie pretre. Les touristes du Grand Hotel assistaient, eux aussi, au sinistre,
et une jeune Americaine declara a son pere qu'elle avait envie de se faire
catbolique, parce que leurs ministres ne savaient pas faire eela...

Toute la nuit du 28 se passa dans l'anxiete. Le moulin, precisement,
etait expose. II plut, mais eela ne diminua pas Ie danger. Le feu etait dans
les quais. Le maire de Chicoutimi, I.-D. Guay, avait re<;u Ia depeche vers
onze heures et deux heures plus tard, au milieu de la nuit, trente sapeurs de
la ville-sreur s'embarquerent sur un train special avec leurs boyaux. lis
arriverent aRoberval vers quatre heures du mat in, creuserent des tranchees
pour isoler Ie moulin et lutterent en braves. Vers dix beures, Ie train special
de Quebec amena du renfort: un groupe de pompiers forme a meme plu
sieurs brigades de la capitale, avec une puissante pompe a vapeur. CeUe-ci
arrosa Ie reste de Ia joumee du 29 et fut d'un grand secours. C'est ainsi
qu'on preserva Ie moulin, Ie magasin, la grande boutique et Ie dragueur en
construction, qui subit toutefois quelques avaries. A midi, Ie 29, Scott com
men<;a a se sentir soulage, et Ie soir, l'incendie etait mallrise. n avait tout
de meme emporte, outre les treize maisons et la grange, une partie des quais,
les piles de planches et 1,500 cordes de bois de chauffage des bateaux.
Une vingtaine de families etaient sur Ie pave.

Le cure organisa un comite de secours pour les sinistres. Les assu
rances etaient minimes. Cependant Scott annon<;a tout de suite la recons
truction prochaine des quais et des batisses. Ce ne fut qu'une interruption.

En 1903, avec ses trois machines a vapeur, Ie moulin Scott etait encore
la plus puissante manufacture du genre dans la region. Vers 1900, il devint,
avec les limites forestieres et les bateaux, la propriete de Ia Compagnie
Oyamel, que B.-A. Scott forma avec des capitalistes americains interesses
aux pouvoirs de la Grande Decharge. En 1906, Ie colonel expediait encore
du bois de commerce en Angleterre'et des traverses aux Etats-Unis.

oj< oj<

Scott avait des proprietes a Peribonka et a Mistassini. A ce deroier
endroit it avait une ferme modele d'environ 1,500 acres, exploitee depuis
1895, ainsi qu'une succursale comprenant depot et magasin. La fenne
Scott etait fameuse pour son rendement et nourrissait un gros troupeau :
I'endroit ideal pour les cultivateurs qui venaient en visite de reconnais
sance sous les auspices de la Societe de Colonisation.

Scott vivait a Quebec autant qu'a Roberval. Mais il mena une vie
pUblique considerable a Roberval. C'est enCOre une reflex ion d'un touriste
americain, qu'on nous pardonne, mais quelqu'un disait de lui qu'il reunis
sait Ie paterfamilias et Ie genius loci de Roberval (279). «Monsieur Scott ~

fut donc maire de « Roberval-paroisse l> pendant treize ans: de 1893 a
1906, et ne se detacha de cette responsabilite que pour entrer a I'Hotel de
Ville, ou il resta deux ans. Les cuUivateurs appreciaient ses vues pratiques
et ses travaux : chemins, ponts, etc. Quand il resigna comme prefet du comte
en 1905, ce conseil lui decema ce compliment: «n est celui qui a aide Ie
plus au progres du comte, tant par ses sages avis qu'autrement. ~ (280)
II avait ete elu prefet de comte durant un voyage en Europe, et les Rober
valois lui firent une reception enthousiaste a son retour. Ses electeurs Ie
rencontrerent a l'Hotel Du Tremblay et ses employes au moulin. «Nous
pouvons dire sans crainte de contradiction, dirent Ies premiers, qu'il n'y a
pas de municipalite dans notre pays qui puisse etre comparee ala notre, grace
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avotre intelligente direction. L'ordre regne partout, nous ne connaissons pas
les impots, et cependant que de progres accomplis!:z> Et parlant de sa
fortune: « Vous l'employez si bien! Nous avons connu votre generosite
a secourir les malheureux et nous connaissons votre creur pour contribuer
a tout ce qui fait l'honneur et le bonheur de vos concitoyens.» (281) On
Ie felicitait ensuite de la deference qu'il avait envers les autorites ecclesias
tiques. (II avait meme ete re<;u en audience par saint Pie X.) Au moulin,
ses employes reconnurent sa direction irreprochable.

Comme militaire et organisateur de sports, Scott n'avait pas son pareil.
Durant son stage a Chicoutimi, il etait a la tete des courses, mascarades,
etc. n leva un bataillon d'infanterie, Ie 18e Regiment ou Regiment du Sague
nay, ce qui lui valut son titre de colonel. En 1899, il commandait 300
hommes, divises en autant de compagnies que de villages: Chicoutirni, Ba
gotville, Sainte-Anne, Hebertville, Saint-Jerome, Roberval, Saint-Felicien.
Les militaires s'adjoignaient une fanfare, grace aux musiciens de Chicoutimi
et de Roberval, et allaient passer deux semaines d'entramement au camp
de Levis chaque ete. Au retour, Ie regiment au complet paradait 11 Rober
val. Le colonel avait aussi fonde un club de tir ; les jeunes tireurs allaient
se poster sur la Pointe Scott, au large de laquelle se dressait une cible. En
toute circonstance publique, pour toute manifestation, religieuse ou civile,
I'on pouvait compter sur B.-A. Scott et sur sa courtoisie proverbiale. En
1908, il fut un des dirigeants des receptions donnees a Quebec a l'occasion
du troisieme centenaire.

C'est en politique que Scott fut Ie moins heureux. n brigua ou tenta
de briguer Ies suffrages plusieurs fois. Sans doute, il avait des partisans,
surtout aRoberval. Mais ses adversaires politiques faisaient jouer la question
raciale et la question confessionnelle: « Les ennemis de notre religion,
de notre langue et de notre foi » (282) - bien qu'on n'ait jamais rencontre
homme si sympathique aux catholiques et en particulier au c1erge. (II
demandait lui·meme au cure Lizotte, par exemple, d'aller faire la mission dans
ses chantiers.) II fut candidat battu en 1911, 1916 et 1918. En 1916, une
petite feuille pamphletaire fut publiee it Roberval en quelques editions, sous
Ie titre de L'Avant-Garde, contre Scott, et son journal a lui, Le Lac Sf-Jean.
BIle portait en epigraphe: «Timeo danos et dona ferentes. - Je crains les
etrangers meme porteurs de trente sous.» Bile visait Ia Oyamel Company,
devenue Quebec Development pour l'exploitation hydrauJique. Or, cette
exploitation des pouvoirs du Saguenay - ou «speculation '>, pour ces
conjurateurs - s'accomplit non seulement sans eux, mais contre eux, comme
on Ie verra plus loin.

* * *
Le moulin Scott fonctionna jusqu'en 1910. Un second incendie, mineur,

l'avait endommage en 1905, Ses mauvaises finances en eurent raison peu
a peu. Du Tremblay avait abandonne lui aussi Ie commerce du bois, trop
peu payant. Scott songea a porter son activite sur une autre industrie a
Roberval, en 1911, mais depuis longtemps, il travaillait 11 mettre en exploi
tation la Grande Decharge, aussi riche en electricite qu'en ouananiches. II
ferma sa maison de Roberval en 1915. II avait achete, 11 $5.00 l'acre, les
233 acres de l'ile Maligne, dont il fut Ie premier a prevoir qu'elle serait Ie
siege d'une grande centrale electrique. Car, s'il ne put etre Ie realisateur de
cette grande entreprise, il en fut l'initiateur.
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Pere de cinq militaires, comme les «Sullivan Brothers », il mourut a
Montreal Ie 15 decembre 1928. Ses cendres furent dispersees dans Ie lac
Saint-Jean, comme il l'avait demande. Dix ans plus tot, l'agent de la Com
pagnie Quebec Development, A.-G. Naud, vendait a I'enchere Ie stock in
employe de la Pointe Scott,. y compris les bateaux. Les dernieres batisses
furent demolies il y a une vingtaine d'annees.

... ... ...

Au moutin a farine de Thomas Jamme, mort en 1884, Du Tremblay,
notre second industriel, ajouta un moulin a scie, du cote nord de la riviere,
et des machines a carder et apresser. II faisait aussi l'orge perle, les bardeaux,
Ie bois, etc. II enregistra son negoce sous Ie nom de « Arthur Du Tremblay
et Frere» en 1892. Thomas etait architecte, chmpentier, mecanicien, en un
mot un homo faber, tandis que Arthur se rapprochait davantage de l'hornrne
de principes. Thomas laissa la Califomie pour Roberval, et le piano que sa
femme y apporta fut, dit-on, Ie premier dans la place. En 1894, Arthur Du
Tremblay et Frere employaient deja cinquante hommes a l'annee, avaient des
agents dans Ie comte, echangeaient les produits agricoles, manufacturaient
Ie bois de toules sortes, tenaient un magasin general et annonc;aient leur
moulin a farine, a perler, carder, a fouler et a presser l'etoffe. Un atelier
de portes et chassis fut ajoute en 1904. Le premier magasin fut construit en
1891, Ie second, avec residence, en 1905. Arthur Du Tremblay (dont les
affaires etaient separees de celles de son frere depuis quelques annees)
employait quelque soixante hommes et faisait des chantiers considerables
sur la riviere Ouiatehouanish. 11 avait une grande ecurie et des maisons
pour ses employes. En 1900, it modernisa sa meunerie de maniere a produire
une farine egale a celle de l'Ouest. 11 fit <Jnnoncer la nouvelle aux habi
tants, leur demanda de ~emer beaucoup de ble. et les invita a son nouveau
moulin a rouleaux, qui devait fonctionner jour et nuit! Mais, en 1904,
Du Tremblay vend son pouvoir d'eau et les batisses avoisinantes a des Que
becois desireux d'y exploiter un moulin a farine et projetle une nouvelle
scierie. L'annee suivante, les acquereurs cederent Ie tout a la Compagnie
d'Electricite, qui songea eJle-meme a y reinstaller un moulin a farine. Du
Tremblay construisit une nouvelle et grande scierie en amont de la premiere,
et en 1916, mit en vente toute son industrie de bois.

... ... ...

II avait fonde aussi une manufacture de lame. En 1897, la «Compa
gnie manufacturiere de Lainage de Roberval » rec;ut une exemption de taxes
municipales pour vingt ans. Cette societe comprenait, outre Du Tremblay,
B.-A. Scott, president, Ie maire et marchand Otis, Ie marchand Bilodeau,
Ie Dr Constantin et Narcisse Wells. Narcisse et Arthur Wells avaient deja
fait l'essai de cetle industrie a Laterriere, puis a Chicoutimi et peut-etre
ailleurs. TIs ouvrirent leur atelier de Chicoutimi en 1896 et s'en departirent
en 1897 pour se transporter aRoberval.

En eIfet, I'entreprise etait confiee, en pratique, aux freres Wells. TIs
construisirent la manufacture chez Du Tremblay, dans l'angle des rues
Saint-Joseph et Menard, pres de Ia riviere, qui leur fournissait un petit
pouvoir de force motrice. Entre deux hommes tels que Du Tremblay et
Scott, les freres Wells entendaient realiser enfin leur vraie filature: trois
etages, 80 par 50 pieds, machinerie perfectionnee, construction par une autre
jeune compagnie arrivee de Chicoutimi, Napoleon Tremblay et Edmond Ber
geron, fabricants de brique. Installe.e en 1898, elle fut benie a I'ete. II y avait



Les autres moulins hydrauliques de la riviere Ouiatchouanish ou
Du Tremblay sont deja connus: Ie moulin a rouleaux (ou furent meuniers
Arthur Niquette, Johnny Langevin, Henri Vezina... ), dans Ie rang Saint
Dominique, et ceux du Cran: Ie moulin du baron Hiie, et ceux qui se
succederen t sur Ie site du moulin Tanguay actuel et de l'usine de la com
pagnie d'electricite locale. Le premier moulin sur Ie Cran fut construit en
1878 par Jean-Felix Langlais, d'HebertviUe, et Euloge Menard, et resta
la propriete de Benard et de I'arpenteur Dumais.

deja quatre metiers en operation en avril. On commenc;;a a produire de la
grosse Hoffe, des couvertures de lit et plusieurs sortes de tissus de laine.

Helas ! Ie faubourg Scott se relevait a peine de ses ruines et la filature
etait a peine completee que Ie feu attaqua Ie faubourg Du Tremblay. La
famille Louis Wells, qui demeurait a quelques pas de la manufacture, venait
de perdre un jeune enfant, et - c'etait au debut de septembre - Ie feu eclata
dans la chambre ou reposait Ie corps du bebe. De la maison, on eut a peine
Ie temps de sauver la petite depouiUe, et de la manufacture, on reussit a sortir
Ie stock et une partie de Ia machinerie avant de Ia voir s'ecrouler. Une qua
rantaine d'hommes s'epuiserent a arroser Ies moulins Du Tremblay, qui
prirent feu une dizaine de fois. Un coup de vent du nord aurait balaye Ie
village en entier. C'en etait fait encore une fois de Ia filature des freres Wells,
dont Ies assurances ne couvraient pas Ia moiti6 des pertes.

Une autre compagnie se forma dans Ie meme but en 1899 : Tremblay
et Bergeron, Joseph Juneau, I'avocat Lefebvre comme secr6taire, et un certain
nombre d'habitants. On recueillit la laine de tous Ies moutons du comte et on
recommenc;;a, en aout, a produire des lainages, qui se vendaient chez L.~P.

Bilodeau et ailleurs. Cette seconde filature fit banqueroute en moins de deux
ans.

Au village, une foule de petites industries naquirent et se deve!opperent,
tant que Roberval fut Ie tern1inus du rail, Ie port de mer regional et Ie
centre du pays.

La fonderie Bernier, amenee par Ie chemin de fer en 1888 meme,
dura a peu pres vingt ans. La societe Auger, Bernier et Compagnie com4

prenait alors: Theodule Bernier, fondeur, de Saint-Louis de Lotbiniere.
Honorius Auger, mouleur, de Levis, et Prudent Beaudet, de Saint-Anselme
de Dorchester. «En consideration des services qu'une fonderie peut rendre
au Lac St-Jean, et a cette paroisse en particulier ", la fabrique leur vendit
un arpent carre al'angle de la rue Scott et de la rue de la Fabrique, devenue
rue Auger. L'associ6 Auger se retira en 1891, et Ia fonderie demeura sous
Ie nom de «Bernier et Bernier », succursale de la fonderie du meme nom
qui existait a Lotbiniere depuis 1814. Theodule Bernier avail alors avec lui
deux autres fondeurs : Alphonse et Jean-Baptiste Bernier. Cet atelier fut un
des plus prosperes a Roberval et fabriqua meme des poeles de marque
originale.

Un autre industriel etabli en 1888 fit sa marque au village: Joseph
Juneau. n fit plusieurs essais originaux, il fut meme salue comme inventeur
d'un moteur a essence. L'inauguration de cette machine qui produisait huit
chevaux-vapeur fut un «triomphe de la mecanique» a Roberval, et tout

'"

'"

'"

'"

'"
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Ie village accourut, conseil en tete, au nouvel atelier Juneau, admirer cette
merveille. n y eut des discours. «Esperons, lit-on dans Ie journal (10 de
cembre 1903), que les premiers moteurs perfectionnes qui sortiront des
ateliers de M. Juneau seront vendus au Lac St-Jean.l) L'avocat Gustave
Perreault declara: «Roberval sera un centre de production de moteurs
superieurs it tout ce qui s'est fait aujourd'hui.» En 1905, cette industrie
passa aux mains de la « Compagnie d'Engins a Petrole de Roberval », dont
Theodule Bernier etait gerant.

Juneau ouvrit alors une manufacture de tabac. II aUa a Quebec etudier
cette industrie, et au printemps 1906, croyant que Ia culture du tabac s'im
planterait peut-etre dans Ia region, il s'entendit avec Ies roarchands et coro
menc;a a hacher Ie petun. Il passa, en septembre 1906, sous la commandite
de Hermenegilde et Leonce Huot, et continua quelque temps a produire ses
differentes qualites de tabac, qui s'appelaient: C.P.R., Foreslier, Lac St
Jean, Roberval, a cinq cents Ie paquet, Ie Ouananiche a dix cents Ie paquet,
et Ie Colon et Ie Robervai encore, avingt-cinq.

Le pionnier de la plomberie a Roberval fut Alphonse Binet. n debuta
en 1891 avec Charles Lindsay, un colon comme lui. C'est en 1894 qu'il
abandonna definitivement sa terre a Saint-Prime et ouvrit a son propre
compte une echoppe de ferblantier. Lindsay tint magasin et s'en alIa plus
tard a Hontleur, continuer avec deux de ses freres la mission de fondateurs
que semblait s'etre donnee celte belle famille, une des plus riches en pion
niers dans tous les domaines. Charles Lindsay fut en effet l'homme de Bon
fieur: premier colon, traversier sur la riviere Peribonka, maitre de poste,
aubergiste, marchand, ferblantier, cantonnier, entrepreneur du quai, maire,
et tout.

La meme annee que Binet, 1894, un atelier mecanique s'ouvrit tout
pres: ¢ Felix Trottier et Fils». Sous cette raison sociale, Felix, Wilfrid et
Henri Trottier s'etait associes pour l'etablissement d'une manufacture d'ins
truments aratoires et autres au village de Roberval. Felix Trottier arrivait de
Saint-easimir de Portneuf avec ses six fiUes et ses six fils, dont deux etaient
roecaniciens experts. Il debuta avec les laveuses a maniveUe, qu'il vendait
dans tout Ie comte.. n se pourvut ensuite de planeurs, s'agrandit considera
blement en 1897, et, d'etape en etape, les Trottier en vinrent aposseder une
veritable manufacture, fabriquant des moulins a scie, des moulins a bar
deaux, moteurs, turbines et moulins a battre. Environ vingH:inq scieries, au
Lac-Saint-Jean, sortirent de l'atelier Trottier, et notamment Ie premier moulin
des Gagnon a Roberval, en 1912. Les Trottier se construisirent un petit
bateau, l'Oiseau-MoLlche. Cette industrie subsista vingt-einq ans a peu pres.

.. ..
Roberval eut aussi plusieurs petites manufactures de beique. Vital-Napo

leon Tremblay, bachelier es arts, potier de Sainte-Anne de Chicoutimi, ci
devant fabricant d'huile a mouches, se mit en societe Ie 15 juillet 1898
avec Pierre-Edouard Bergeron, sous Ie nom de « Compagnie Manufacturiere
de brique et de chaux de Roberval », que les garc;ons du coUege traduisaient,
nous apprend l'un d'eux, par « Cruche, Pote, Terrine et Compagnie ». Cette
industrie persista quelques annees et realisa quelques constructions impor
tantes parmi les premieres maisons de brique de la place. Tremblay s'en fut
ensuite a Chicoutimi, pour continuer dans la brique et la chaux et autres
choses encore.
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On eut quelques aut res fours a chaux et a brique : briqueterie Joseph
Villeneuve, devenue « Paris et Potvin» en 1909 et 1910 ; briqueterie Lemay,
rue Menard; «Briqueterie de Roberval», en 1900...

L'exploitation des carrieres donna lieu a une industrie plus stable. La
pierre calcaire, abondante a Roberval, affleurant frequemment vers Pointe
Bleue, fournit plusieurs carrieres; a part celie de la rue Auger, ouverte pour
les fondements de l'eglise qui ne fut pas construite, mentionnons celle de la
rue Paradis, qui fournit notamment Ie gravier du premier macadam; un peu
plus haut, sur la terre d'Euloge Menard, celie de la rue Menard; dans Ie rang
de Pointe-Bleue, au nord de la ville, la plus importante, et encore en exploi
tation, carriere qui alimenta d'abord Ie four a chaux Villeneuve.

Le sol de Roberval offre aussi un granit qui eut ses beaux jours: Ie
« granit rose de Roberval », ainsi nomme par les geologues, abondant dans
les cantons Roberval et Ouiatchouan. Cette pierre brunatre, rougefttre, tirant
sur Ie rose dans ses plus belles veines, offre des faeettes brillantes qu'il est
difficile de trouver ailleurs et laisse loin derriere elie, comme effet exterieur,
les cou1eurs grises et sombres de si nombreux edifices. A un mille du village,
dans Ie rang Saint-Dominique, un cran de cette roche, de composition pure,
attira I'attention des constructeurs. Fran~ojs-Xavier alias Francis Darveau,
marbrier, de Saint-Alban de Portneuf, etabli a Roberval en 1903, fut Ie
premier a exploiter ee granit. II eMa, apres plusieurs annees, la carriere du
rang Saint-Dominique aAuguste Bernier (fils de Fran~is), qui avait fait son
apprentissage aux Etats-Unis. La carriere « Bernier» servit a plusieurs cons
tructions importantes: l'eglise de Saint-Prime en 1907, l'eglise de Saint
FeUden, Ie Palais de Justice en 1909, etc. On en exporta meme en dehors de
la region: Ie manege militaire de Levis, l'andenne Ecole d'Artillerie a Que
bec furent construits en granit rose de Roberval. Pour cette derniere, l'inge
nieur Paul Dumais, auteur du Bureau de Poste (1911), ou il avait utilise Ie
granit rose comme decoration, s'etait charge de recornmander ce materiau.

On note plusieurs compagnies de construction formees a Robervai
vers la fin de la periode que nous etudions : en 1913, la « Compagnie des
Granites de Roberval» (Auguste Bernier, Albert Bernier, Edmond Potvin,
etc.) ; en 1915, la « Compagnie de Construction generale du Lac St-Jean ~

(Armand Uvesque, David Neron, Georges Levesque, etc.); Moreau et
Freres, marbriers, tailleurs de pierre. En 1911, 1a carriere calcaire du rang
de Pointe-Bleue et la carriere Bernier etaient en pleine exploitation. L'eglise
Saint-Jean-de-Brebeuf fut 1a derniere construction en granit rose a Roberval.

Roberval eut aussi ses propres brasseries, ainsi qu'il a ete dit : fabriques
de bieres, vins et toutes sortes d'eaux gazeuses: Ginger Ale, cidre, eaux
minerales, etc., etc.

Le tourisme amena l'industrie du canot, qui se perpetua tres Iong
temps. Quand Ie Grand Hotel brUia, Arthur Fortin, a Roberval, etait four
nisseur attitre des deux hotels de Beemer, ayant un stock de cent a cent
cinquante canots de tous genres. Plus tard (annees 1920), la «Compagnie
de Canots Roberval », ou Morin et Tremblay, fabriquait, en plus des canots,
des cha10upes et bateaux de plaisance.

* * *
Cet ensemble de petites industries, dont DOUS n'avons retenu que Ies

principales, faisait Ie trait d'union entre l'ere de Ia paysannerie ancienne et
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rere industrielle moderne, l'ere de la specialisation et de la classification, de
la grande industrie et du tout fait. Les moteurs Juneau, les poeles Bernier,
les laveuses et moulins a battre Trottier, les salopettes Roberval, Ie tabac
Ouananiche, Ie perle Du Tremblay, les tissus de la filature locale, Ie granit
rose de Roberval, comme Ie bois que transportait une compagnie ferro
viaire dont tout Ie monde connaissait les proprietaires, et les bateaux qui
portaient les noms de nos rivieres ou de leurs auteurs, comme les compagnies
locales de telephone, d'electricite, etc., tout cela represente un effort qui fut
vite et fata]ement vaincu, mais qui s'inscrivait dans la ligne tracee par les
ancetres : une reponse personneIle et personnaliste aux besoins vitaux d'un
pays qui cherche a se posseder. Posseder ou etre possede, tel est bien Ie
dilemme que pose la vie economique des Canadiens fran~ais.

.. ,j; '!'

C'est a cette epoque, passage entre deux siecles, que la machine entra
chez nous. La faucheuse remplac;a la faulx, la moisonneuse rempla~a la
faucille, Ie rateau a cheval rempla~a Ie r::lteau a bras, Ie moulin a battre rem
plac;a Ie fleau. Les premiers moulins a battre fabriques chez Trottier etaient
mus par un cheval qui faisait pivoter une roue a plat. Les premieres mois
sonneuses arriverent vers 1895. Avant Ie fouloir mecanique, on pressait
I'etoffe a force d'homme.

Le cout de la vie etait encore bas. Si Ie grain servait de monnaie durant
la periode primitive, les salaires variaient entre $0.25 et $2.00 par jour durant
Ja periode suivante. Au temps de Scott et de Du Tremblay, Ie bois se vendait
de $7.00 a $12.00 Ie 1,000 pieds; les bleuets, jusqu'a $0.25 la grosse bolte.
Chez Euloge Menard, dans Ie meme temps, on avait deux paires de chaus
sures pour $1.00, une douzaine de harengs pour $0.25, une poupee pour
$0.10 et un ceuf pour $0.01. Chez L.-P. Bilodeau, une livre de beurre pour
$0.15, un sac de farine pour $1.75. Le cout de la vie monta apres 1900. La
Commission scolaire de la pa roisse payait son bois de chauffage $0.70 Ia
corde en 1879, $0.80 en 1882, $1.00 en 1900, $1.25 en 1902, $2.50 en
1916.

Les tissus en vente chez Ie marchand general etaient: I'indienne, la
batiste, l'etoffe, Ie molleton, Ie coton, la taille de Russie, Ie velventine, Ie
bouracan (<< ouragan }) ! ) ... Les chapeaux de feutre, a la mode de 1900,
etaient durs, mous ou demi-mous. Chez les femmes - influence de l'avia
tion naissante - on parle des « chapeaux-aeroplanes}) et des «chapeaux
parachutes l>. Le Lac Sf-Jean se moque des coquettes qui, surprises par
un coup de vent, rue Saint-Joseph, sont entralnees a la remorque de leurs
« parachutes».

.. *
La diligence a eu Ie temps de preceder l'autobus, au Lac-Saint-Jean.

Le village du terminus a toujours eu de nombreux cochers, ou « charre
tiers ». Mention speciale doit etre faite de l'omnibus que deux charretiers
se sont fait fa ire, un beau jour de 1906, pour tenir un service regulier du
matin, Ies dimanches et jours de fetes: David Cinq-Mars et Thomas Simard,
ou plutot la « Compagnie Cinq-Mars et Simard:o>, que de jeunes spirituels
ne tarderent pas d'appeler «Compagnie des onze morts» (<< 5 morts et
6 morts l». Deux chevaux atteles aune grande voiture recouverte, sur patins,
parcouraient Ie vi1Jage de bout en bout, I'hiver. n existait encore en 1909.

Les Robervalois se glorifient d'avoir eu dans leurs rangs plusieurs in
venteurs. Andre Duhamel, forgeron, inventa et fit patenter une machine
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pour poser la broche de cloture et serrer les piquets. Un autre inventa un
« arrache-souche », «I'arrache-souche a Marchand », bien connu a Peri
bonka. Pour alIer sur Ie lac, on mentionne les traineaux a voile, l'hiver, et
pour l'ete, une barque naviguant sur des roues a ressort. Sur la route d'hiver
de Saint-Felicien, on vit aussi un traineau a helice, et un autre traineau qui
se deplac;:ait grace aune roue dentelee mue par un moteur.

* * *
Bien peu de maisons de commerce de I'epoque 1900 ont vecu jusqu'a

ce jour. La succursale de la Compagnie Cote Boivin et «Quatre-Saisons ~

ont cinquante ans en 1954. La compagnie incorporee Cote Boivin fut fondee
par deux hommes d'affaires de Bagotville, Onesime Cote, qui vendait en
gros a Joseph Villeneuve, de Roberval, a l'epoque 1880, et l'arpenteur
Eizear Boivin. l1s s'associerent pour Ie commerce en gros et en detail a
Chicoutimi en 1896. La societe fut reconstituee plusieurs fois avec de
nouveaux actionnaires. En 1896, elle construisit un entrepot frigorifique a
Chicoutimi et commenc;:a l'exportation du beurre et du fromage. En 1904,
la compagnie chicoutimienne ouvrit un magasin et un entrepot aRoberval et
y commenc;:a avec un egal succes Ie commerce en quincaillerie, epicerie,
materiaux de construction, produits agricoles, etc. Durant quelques annees,
la compagnie eut une autre succursale a Hebertville-Station. Quant aux
« Quatre-Saisons », une compagnie se forma en 1904 et poursuivit sous ce
nom Ie double commerce deja commence; lingerie et meubles,

Israel Ornstein, arrive en 1897, mort en 1943, tint Ie «Magasin du
Peuple» durant pres d'un demi-siecle.

Les charrons et marchands de voitures faisaient de bonnes affaires a
Roberval a l'epoque 1900. II y avait meme des expositions de voitures chez
Alphonse Brassard, voitures « de luxe» surtout: cabriolets, victorias, ca
leches, etc. En 1909, Isa'ie Galarneau s'annonc;:ait comme Ie plus grand
marchand de voitures du Lac-Saint-Jean. Le sellier Rivard fabriquait des
harnais. Les voitures de trait etaient parfois de fabrication locale.

J Ne trouvait-on pas aussi des modistes, un tailleur, un artiste-photo
graphe (Talbot), un peintre-decorateur (H.-I. Dumais), un entrepreneur
de pompes funebres (Simon Duchesne)? Et Ie boulanger Bissonnette agran-
dissait sa boutique d'une confiserie-patisserie en 1901. En 1909, les bou
langers furent soumis a un reglement municipal qui les obligeait a porter
des gants, a livrer Ie pain dans des paniers, blanchir leur boutique une fois
I'an et en laver Ie plancher au moins tine fois par semaine. Deux buandiers
chinois se succederent apres Ie buandier Achille Roberge: Charles Wong et

y Lun Sent. La librairie Alfred Claveau, justement denommee «Librairie du
Lac St-Jean;:ouvrit -en l~-aunord du village. Le Pere Noel y recevait
les clients, deja. Mais en 1911 - mauvais signe -il ecrivit qu'il ne vien
drait pas. Le libraire etait plutot marchand de bonbons, les hCltelliers etaient
epiciers, les cordonniers etaient restaurateurs, Ie barbier Arthur Potvin avait
une salle de pool. En 1914-15, Ie commerce n'avait pas augmente. II y avait
alors I'Hotel Berube (Thomas Berube), ]'Hotel F. Brassard, Ie Commer
cial (F.-D. Latour), I'Hotel Fortin (Thomas Fortin) et I'Hotel J. Trem
blay ; deux fabricants de biere, deux banques : la Banque Nationale et la
Banque Molson; deux barbiers, deux boulangers, deux bijoutiers...

* * *
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L'industrie du bois garda la priorite jusqu'a nos jours. Aux noms de
Scott et de Du Tremblay s'enchainerent d'autres noms: Ouellet, Bolduc,
Gagnon. Arsene et Joseph Ouellet etaient manufacturiers de portes et
chassis. Le petit moulin a scie Abel Ouellet preceda Ie moulin Gagnon et
Freres actuel, rue Paradis. Antoine Bolduc, arrive en 1891 avec ses trois
fils, ouvrit un semblable negoce en 1896, dans la partie nord du village. n
ajouta Ie sciage general en 1915, Ie moulage des grains de consommation
animale en 1925 et la fabrication du bardeau en 1930. Toujours alimente
par les cultivateurs, 1e moulin Bolduc fut la plus durable de toutes nos in
dustries, puisqu'il comptait cinquante-einq ans quand il ferma en 1951.

Les trois freres Gagnon, lias, Osias et Adelard, debuterent modeste
ment en 1912, rue Paradis. Quelques annees plus tard, ils acheterent la
scierie que Du Tremblay venait de construire sur la riviere, du cote oppose
a la rue Menard. De 1916 a 1918, au nom de Du Tremblay, ils fjrent couper
46,000 billots de sapin et d'epinette et 280 cordes de bois de pulpe, em
ployant deja trente-deux hommes en hiver. Rappelant Ie moulin Scott, Ie
moulin de «Gagnon et Freres Industriels» se tailla [a grande place a
Roberval, tandis que deux d'entre eux fondaient des industries similaires
a Dolbeau (1927) et Saint-FeJicien (1944).

* * *
Le bleuet, comme industrie secondaire, a garde dignement sa place a

cote du bois. Mais a l'epoque 1900, c'est-a-dire a J'epoque du terminus,
l'un et l'autre revenaient presque exclusivement ii Roberval.

En 1890, des acheteurs de Montreal recevaient les bleuets aux stations
de RobervaJ, Chambord et Lac Bouchette.Vers 1900, on payait de $0.40
a $1.00 la grosse boite. Le marche de Roberval rapportait cependant de
$50,000.00 a $100,000.00 par annee. En 1905, il n'y avaH pas moins de
trois mille cueilleurs a l'ceuvre en aofit, dans la region. En 1902, la botte se
vendait jusqu'a $2.00 au debut de la saison. Ces quelques chiffres donnent
les premiers criteriums.

MarcM combien variable que celui-Ia! Le solei! murit les bleuets au
declin de rete, et les families rurales vont oublier un moment, pour ce com
merce relativement facile, les longs travaux saisonniers a travers les
« friques ~, les terrains vagues, les «( crans ~, les defriches, les brllles. C'est
la manne bleue qui passe, vegetation sauvage, recolte dont toute la prepara
tion est remise a la nature; repos entre la fenaison et la moisson. Les com
merc;:ants juifs arrivent, ils payent bon prix, dit-on, mais l'offre augmentant,
les prix baissent, parfois ils remontent, et qui peut dire si la saison est bonne
ou si elle est mauvaise, car, ii l'epoque de la colonisation, it y a des bleuets
chaque annee, Ie defrichement et les feux aidant.

Le terminus du chemin de fer centralisa Ie marcM d'exportation a
Roberval, du moins pour les regions nord et ouest du Lac. Deux fois par
semaine, Ie mercredi et Ie samedi, les charges de bleuets anivaient, par
chemins et par eau, et anait se ranger a la station. C'est de la, de la rue
Scott, qui n'etait qu'un grand champ de foire, que partit surtout la renommee
des bleuets du Lac-Saint-Jean, plus sucres, plus gros et plus juteux que tous
les bleuets ou myrtil1es du monde. On en remplissait de 115 a 150 wagons
chaque ete. On expediait jusqu'a cinq wagons en une seule journee. Re
sultat incroyable, les bleuets rapportaient plus, certaines annees, que l'in
dustrie laitiere, d'apres les comptes de la Banque Nationale. Des officiers de
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police etaient requis, les jours de foire, et faisaient leur possible a I'Hotel
Commercial et a la station, ou Ie desordre Ie plus joyeux regnait au milieu
d'un capharnatim de voitures, de chevaux, de bOltes, de foin, de vendeurs,
d'inspecteurs et d'acheteurs.

Notre fidele journal local signale certaines consequences mauvaises
du marche de bleuets, qui favorisait I'insouciance et Ie gaspillage. « On neglige
sa terre, dit-il; on neglige I'accomplissement des travaux de premiere ne
cessite sur une ferme pour attendre dans une molle quietude I'heure de cette
nouvelle manne. L'homme indigne de ce nom specule sur sa femme, sur ses
enfants. Pendant que ceux-ci, Iivres au supplice des mouches, courbes du
matin au soir sur des plants de bleuets, cuelIIent ces petits fruits, notre homme
se pavane tranquillement sur une charge qu'il descend, deux fois par
semaine, a Roberval, tout en fumant une bonne pipe de tabac canadien; et
heureux toutefois si, au retour, il ne s'achete pas une bouteiJle de whisky ou
un flacon de gin. » - « Ce tableau, ajoute-t-iI, n'est pas charge a dessein,
c'est un fait notoire et facile a contrOler. » Et on prolonge les dettes: «Le
marchand, Ie voiturier, Ie forgeron, Ie vendeur d'instruments aratoires, tous
sont rernis aux bleuets. 11 (283)

a bleuet ! que de crimes commis en ton nom! D'abord, il en faut plus
que trois pour faire une tarte. Ensuite, comme Ie dit Damase Potvin, qui ne
dit pas souvent de si grandes verites, ils ne poussent pas dans Ies interstices
des murs. En 1910, on a1Iait deja camper dans les montagnes pour en faire
la cueillette. Mais, en plus de la « gaspille » denoncee par Ie Lac St-Jean, la
frau de sevissait deja chez certains cueilleurs. Voici plutot comment Ie meme
journal denon~ait la chose, en toute candeur. En 1903, «des personnes peu
scrupuleuses n'ont pas hesite, pour emplir plus vite les boites, a mettre dans
Ie centre de ces boites des branches d'arbres, des paquets de feu illes, voire
meme de vieiUes vestes.» (284) Autre anomalie, egalement inchangee, du
cote des boltes elles-memes : comment conserver un format uniforme avec
des planchettes que chacun se fait seier ou achete au moulin et qu'iJ ras
semble ensuite lui-meme? (Les dimensions exigees autrefois etaient beau
coup plus grandes que les 22 pouces de longueur, 11 de hauteur et 4 de
largeur en vigueur aujourd'hui.)

En 1905, Ie conseil de ville passa un reglement pour regulariser Ie com
merce des bleuets (voir I'Appendice B) . Ce reglement, Ie premier, semble-t-il,
eut ses bons effets.

En 1906, saison plut6t pauvre, F.-X. Laroche payait $1.25 et $1.40 la
boite. En 1907, Ie meme tenait son marche sur Ie quai et payait jusqu'a $1.50.
II y avait, rapporte Ie journal, pres de huit cents familIes a l'reuvre cette
annee-Ia, c'est-a-dire I'equivalent de deux ou trois paroisses. Les produits
etaient inspectes. En 1908, la vente commenl;a a $1.50 la boite et baissa
de moitie, plusieurs acheteurs s'etant retires par suite de procedes frauduleux.
La Chambre de Commerce regionale demanda une legislation pour fixer les
dimensions des empaquetages et etablir une classification du produit. En
1909, COmme Ie Lac-St-Jean Ie voulait, les interesses se grouperent en syn
dicat, comprenant les cueiIleurs de Roberval, Sainte-Hedwidge, Saint-Prime,
Saint-Methode, Normandin, AlbaneI, etc. Ce syndicat forme par F.-X. La
roche se chargea lui-meme de faire observer les conditions de proprete et les
dimensions du contenant. La premiere vente eut lieu Ie 6 aofit, Ie paquet
valant $1.50. Puis des ingredients indesirables s'y melerent, des commis in
desirables egalement, et Ie marche s'affaissa de nouveau. L'histoire se repeta
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l'annee suivante. On atteignit $2.00 l'unite marchande en 1912, et on rocolta
encore a $1.00 durant les annees 1920.

En 1913, un nouveau deboucM rut ouvert pour les bleuets : on installa,
dans la batisse de I'ancienne fonderie Bernier, une confiserie ou <l bouillerie )
pour la fabrication de conserves. Ayant l'avantage d'acheter directement Ie
fruit fraiehement cueilli, cette industrie fabriqua d'excellentes confitures et
fit generalement de bonnes affaires. ElIe relevait de la Maison J.-W.
Windsor. EUe employait une trentaine d'hommes durant la saison 1924.
Elle fut incendiee en 1929.

A partir de 1918, Ie chernin de fer s'etant prolonge de Roberval a
Saint-Felicien, les chargements se firent aux deux endroits. Cilons encore
quelques chiffres. On expediait 15 wagons par marcM (Roberval et Saint
Felicien) en 1922. En 1929, la region exportait 142,000 boites et en reti
rait $250,000.00. On note encore plusieurs demandes de reglements par Ie
gouvernement aussi inutiles que les premieres, la fonnation d'un syndicat de
vente a Saint-Felicien en 1926, Ie patronage de la Cooperative federee de
Quebec en 1927, etc. Dans ce domaine plus qu'en tout autre, Ie Lac-Saint
Jean a dfi ronger son frein, se contentant de ce que l'Americain lui offrait
pour sa pauvre grande bOlte de bleuets, et s'en vengeant quelquefois en lui
mettant une semelle de chaussures.

.. *
Le Roberval industriel, digne fils du Roberval colonisateur, avail les

bras grands. n fonda deux postes de moulins, deux autres paroisses qu'un
sort impitoyable a renvoyees au neant au bout de quelques annees : celui
de la petite riviere Peribonka, Saint-Amedee de Peribonka de son nom
offideI, «Petit Pari» dans Ie langage courant, et celui de la riviere Ouiat
chouan, a Ia limite sud de Roberval, Saint-Georges de Val Jalbert.

A quatre milles de l'endroit ou la Petite Peribonka se jette dans l'es
tuaire de la grande, au nord du lac, apres avoir suivi un chenal tortueux mais
navigable, un pouvoir hydraulique donna naissance a une petite pUlperie,
qui donna naissance elle-meme a une nouvelle municipalite de colonisation.
En 1900, Thomas Du Tremblay forma, avec Pierre-A. Potvin, son gendre, la
« Compagnie de Pulpe de Peribonka », Ie premier agissant comme president,
Ie second comme secretaire. Les autres actionnaires etaient pris parmi des
hommes d'affaires teis que Amedee Robitaille, depute de Quebec, «tres
favorablement connu au Lac-5aint-Jean », N. Bernatchez, gouverneur de Ia
Prison de Quebec, Charles Paquet, trois autres des freres Du Tremblay:
Arthur, Pamphile et Georges, etc. La compagnie obtint sa charte Ie 19 octabre
1900. Thomas Du Tremblay dirigea la construction de la manufaeture
(1900-1901), qui fut inauguree par l'Hon. Lomer Gouin en septembre
1901, alors que la foret encerclait encore la place. Durant I'hiver 1902, on
transporta les ballots de pulpe a Roberval sUr la glace. La compagnie se
construisait cette annee-Ia un bateau a faible tirant d'eau, Ie Roberval, pour
faire entre Ie «Petit Pari» et Ie quai de Roberval Ie transport de la pulpe
mecanique, durant l'ete. En 1903, Thomas Du Tremblay etait deja maire
de la nouvelle municipalite qui se formait autour du moulin. En 1906, un dif
ferend au sein de la societe, un proces, et, ce qui est pis, l'industrie est mise
en liquidation par la Cour, et en 1907, ce qui est pis encore, l'usine et Ie
moulin a scie sont ineendies completement.
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La pulperie se reorganisa en 1908 sous Ie nom de «Compagnie de
Pulpe Dalmas l> (nom du canton), se releva de ses cendres en 1909 et, avec
une capacite annueUe de 4,500 tonnes, elle produisit jusqu'en 1913, alors
qu'elle est rasee avec presque tout Ie village par une nouvelle conflagration!
Le lieu avait pris Ie nom de Saint-Amedee, de M. Amedee Robitaille. Deux
termes de six ans, marques par deux incendies, avaient tout de meme profire
a la colonisation de ce canton. La Compagnie Price acheta l'actif restant
en 1917. Les deux municipalites voisines. Saint-Augustin et Sainte-Jeanne
d'Arc, se partagerent Ie territoire de Saint-Amedee.

Val Jalbert fut plus durable. Ce magnifique Val est enclave entre Ie
lac et les premiers contIeforts des Laurentides, qui avancent tout pres pour
farre faire a la chute Ouiatchouan un bond de pres de 250 pieds. Le
projet d'exploiter cette chute s'agitait serieusement a Roberval eo 1898, au
moment ou 1'0n parachevait la pulperie de Chicoutimi. Les Robervalois trou
verent des souscripteurs a Quebec et leur constructeur en la personne de
Damase Jalbert. Ne dans Ie comte de Montmagny, Damase Jalbert vecut
une dizaine d'annees a Kamouraska avant de monter a Saint-Jerome du
Lac-Saint-Jean, ou il passa trois ans, puis au Lac-Bouchette, vers 1890;
it developpa cette paroisse en y exploitant une importante scierie a vapeur.
Homme d'affaires habile et estime, il fonda, avec quelques citoyens en
vue de la region, surtout de Roberval, la «Compagnie de Pulpe Ouiat
chouan », incorporee par lettIes patentes Ie 27 avril 1901. Jalbert avait deja
des limites abois sur la riviere Ouiatchouan (qui forme Ie lac Bouchette). n
commen~a en 190 I la construction du moulin apulpe, aux pieds de la grande
chute. Au nombre des actionnaires de Roberval etaient: L.-P. Bilodeau,
R.-P. Vallee, W.-J. Tremblay, Joseph Brassard, Alphonse Binet, Th60phile
Bissonnette, L.-B. Otis, Jules Constantin, Alphonse Marcoux, Simon Cimon,
Madame Euloge Menard, etc.

Le dimanche, 17 aout 1902, Mgr Labrecque vint benir la manufacture
au milieu d'un grand concours de clerge, d'hommes po1itiques, de joumalistes
et d'habitants. Avant de devaler la montagne, Ie cours de la riviere com
muniquait, a l'aide d'une chaussee, a un tuyau de 250 pieds plongeant
obliquement vers la manufacture, qui mesurait 200 par 60 pieds et renfer
mait six meules. L'annee suivante, Val Jalbert etait deja une mission que
desservait Ie cure Paradis, et qui portait en son honneur Ie nom de Saint
Georges. La premiere chapelJe fut inaugun~e a la fin de l'annee 1903. La
compagnie avait comme president, en 1904, Etienne Paradis, de Quebec, et
quand Jalbert mourut, en 1904, ses fils Henri, Thomas et Alfred etaient mar
chands respectivement aVal Jalbert, Lac-Bouchette et Saint-Jerome. Les Jal
bert avaient meme construit un petit vaisseau pour Ie transport du bois de
pulpe sur Ie lac des Commissaires. Toujours en 1904, Val Jalbert avait son
aqueduc, son electIicite, son telephone, sa police, ses magasins, ses ecoles,
et promettait d'etre une ville. En 1907, quatre capitalistes de New-York
deposerent de nouvelles actions dans la compagnie. En 1908, on decide de
construire une eglise, un presbytere et un couvent.

En 1909, banqueroute! La Compagnie de Pulpe Ouiatchouao fait
vendre ses immeubles a l'encMre, a la porte de l'eglise de Roberval, Ie
3 maL La Banque Nationale les achete pour $11,000.00. J.-E.-A. Dubuc,
president de la Compagnie de Pulpe de Chicoutimi, est present. En 1908
meme, certaines lettres patentes avaient ete octroyees ades hommes d'affaires
de Chicoutimi, pour Ie compte d'une compagnie qui s'appelait «Ouiat
chouan Falls Paper ». La Banque cede alors immediatement a Dubuc et
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Ie journal annonce que la «Ouiatchouan Falls» reste seule maitresse a
Val Jalbert et que les grands travaux annonces depuis longtemps vont se
'faire. TIs se font. La manufacture produit 30 tonnes de pate mecanique par
jour, bientot 50. En 1910, Mgr Labrecque vient benir la nouvelle instal
lation; en 1911 il Y envoie un cure, l'abbe Joseph-Edmond Tremblay. Le
president de la «Ouiatchouan Falls », dont Dubuc etait gerant, etait un
capitaliste de New-York.

Et vogue la galere jusqu'en 1928. Un jour de 1928, la manufacture
arreta et congedia tous ses employes. Crise dans t'industrie du papier ? L'usine
chicoutimienne partagea Ie sort de Val Jalbert. Val Jalbert, ville fennee,
venait de passer aux mains de «Quebec Pulp and Paper », fusion de
«Price Brothers l> et de «Port-Alfred Pulp and Paper l>. TI Y avait une
centaine de familles en peine, les joumaux protestaient, Ie gouvernement
rel(ut des delegations. La population se dispersa. Depuis ce temps, Val
Jalbert est strictement interdit aux vivants; Ie foin pousse dans les rues, les
maisons tombent en ruine, Ie cbemin de fer est a moitie enterre, la manu
facture est aussi silencieuse que ceIIe de Chicoutimi, et saint Georges, dont
la statue se dresse toute seule en face de l'eglise debatie, continue de ter
rasser Ie dragon, tandis que les voyageurs qui passent sur la route regionale
n'entendent meme plus Ie bruit de la chute terrifiante qui decore Ie fond
du Val, un des endroits les plus pittoresques de l'Amerique.

'* '* *
A Roberval meme, dans Ie meme temps que Val Jalbert et Saint-Amedee,

plusieurs essais d'industries furent tentes, qui n'aboutirent pas. En 1899,
on parle d'une manufacture de fecule, destinee a fabriquer de l'empois, avec
la pomme de terre comme matiere premiere. En 1900, une manufacture
d'allumettes est en projet. En 1901, la major Tremblay est gerant d'une
compagnie qui doit etablir une manufacture de pulpe et de papier. On n'est
pas impunement la petite seeur de Chicoutimi , On commence meme l'ame
nagement d'un barrage Sur la riviere Du Tremblay a cet effet. En 1905,
Charles-A. Paquet soumet a la ville un projet de manufacture de voitures et
d'instruments aratoires. En 1911, Arthur Du Tremblay reunit une compagnie
pour fabriquer des allumettes et des balais. Et c'est, de nouveau, une manu
facture de pulpe et de papier sur la riviere Du Tremblay, la meme annee.
En 1912, une compagnie bouge, sous Ie nom de «Roberval Paper Yi. On
songe a plusieurs reprises a une manufacture de meubles. En 1915, la
« Compagnie du Progres de Roberval Limitee l> - ce qui est un peu plus
encourageant que «Roberval Paper l> - obtient ses lettres patentes pour
l'exploitation hydraulique, electrique et maritime. Les deux freres Du
Tremblay en etaient. Cette annee-Ia, T.-G. MacLaren, de Montreal, etait
en pourparlers avec la Compagnie d'Electricite de Roberval pour acheter ses
pouvoirs. C'est la ville qui acheta la compagnie et MacLaren fit plutot
construire, a Pointe-Bleue, sur la pointe dite MacLaren, un moulin ecor
ceur, pour la Compagnie «New York and Dominion Corporation Yi dont
il etait gerant. En 1917, Ie chernin de fer avanl(ant vers Pointe-Bleue, Ie
moulin MacLaren se bihit; il devait employer quelque quarante ouvriers.
Le 24 mai, son bateau, Ie General Joffre, fut incendie sur la riviere Mis
tassini, et une partie du moulin lui-meme en novembre. Celui-ci fut assez
ephemere.

Arretons ici cette enumeration fantomatique, et essayons de verifier que
vers 1915 une nouvelle phase s'engage dans I'histoire de Roberval.

-----+-----
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CHAPITRE XVII

EVOLUTION

En 1915, Ie Lac St-Jean reprochait au maire Du Tremblay de ne pas
donner suite it ses projets, en ces termes: <( n nous semblait, a l'entendre,
que les murailles sortaient du sol, que d'immenses cheminees mena~aient Je
del de leur hauteur; nous voyions des milliers et des mUliers de travailleurs
donner a notre bonne petite ville des allures de Montreal, j'allais presque
dire de New-York. Et tout cela, grace a l'initiative admirable de M. Arthur
Du Tremblay r» (285) Depuis quelques annees, Roberval assistait avec
stupeur, mais sans se Ie cacher, a un progres a rebours. Depuis dix ans
Roberval avait perdu: la Societe de Colonisation, Ja compagnie du chemin
de fer Quebec-Lac St-Jean, Ie Grand Hotel, ainsi que Ie vapeur Mistassini et
Ia saumonerie, les licences de liqueurs, la fonderie Bernier et plusieurs autres
petites industries, Ia compagnie de telephone, les scieries Du Tremblay, les
scieries Scott, plusieurs bateaux, etc.

Le plus dur coup que subit l'industrie robervaloise fut, en 1910, la
fermeture definitive du moulin Scott, qui employait jusqu'a deux cents
hommes. Le recensement des ecoles de 1910 donne une diminution de
18 families sur l'annee precedente, et Ie recensement paroissial de 1909
revele Ie depart de 57 families. En 1909, on parle de crise economique; de
langueur, et Ie Parlement modele en donne quatre causes ~ regionales 1> :

trois annee~ successives de mauvaises recoltes, Ie gaspillage, particulierement
pour la boisson, Ie delaissement de l'agriculture pour I'industrie, l'abus du
credit.

Les annees grasses sont done revolues. La voix du journal s'eleve
souvent : «Tout Ie monde veut vivre sur un haut ton; un vent de folie
souffle sur notre pays. - Voyez ce qui se passe. Un homme lance un cri :
Sus it la Banque ! et des quatre coins du comte accourent une foule de gens
determines et prets a enfoncer les portes de la Banque.» (15 juillet 1909).
En 1909 - c'est un indice - il y a un « encanteur» muni d'une licence a
Roberva1, qui ouvre un entrep6t de liquidation pour la vente a l'encan, et
qui, lui, fait de bonnes affaires. D'apres l'observateur qui signe «Robert
Valois ~ en 1914, l'industrie a Roberval est alors une chose du passe. En
1912, on se plaint de l'amortissement general des affaires. «Nous retrogra
dons, ce n'est pas niable », avoue plus tard Ie journal. Et encore: Roberval
« n'est plus Ie centre des affaires, si ce Ie fut deja» (1917) .

*•
Les Robervalois ne resterent pas insensibles a ce phenomene, tant s'en

faut. Apres la laine, Ie tabac, etc., on cherche d'autres industries. C'est ainsi
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que naquirent les projets de meubles, de voitures, d'empois, etc. «Forti
fions-nous, ecrit Ie Lac St-Jean des 1906. Un jour ou l'autre, nous perdrons
Ie terminus du chemin de fer. - Si pendant que nous sommes Ie centre des
affaires, nous ne prenons pas les moyens de conserver notre suprematie, plus
tard nous nous en repentirons. » (286) En 1910, apres Ie decret de mort de
l'industrie Scott, tous les notables et une centaine de citoyens presenterent
une requete au conseil pour entreprendre des demarches pour realiser une
manufacture de chaussures. Le conseil de ville prit la chose au serieux.
n de16gua trois hommes a Quebec pour tacher de jeter des ponts (Jean
Baptiste Carbonneau fut son porte-parole) et formula cetle resolution qui
doh etre citee in extenso;

Altendu que 18 ville de Roberval, par sa situation geographique, offre de grands
avantages a I'etablissement de nouvelles industries dans la ville;

Attendu que [a ville de Roberval se lrouve au centre du Saguenay, doni la popu
lation est de 70,000 funes, est Ie terminus du chemin de fer du Lac St-Jean et son
port de mer principal;

Attendu que toutes les voies faciles de transport, tant par terre que par eau,
entre les differentes parties de la region, convergent 11 Roberval et que cette ville est
de plus relite par Ie teli~phone et Ie tclegraphe a tOlltes les paroisses du Saguenay;

Altendu que la ville de Roberval possecte dans ses limites de magnifiques pouvoirs
d'eau, d'acquisilion peu dispendieuse et d'exploitation facile:

Altendu que la ville est prete B. encourager specialernent la fondation d'une
usine a chaussures dans les Jimites de la vi lie ;

Allendu que Ie marche local fournirail amplement la matiere premiere Ii nne
usine a chaussures, et que la main-d'ceuvre est a bon marche a Roberval;

Attendu que Ie conseil de ville appuye par les contribuables donnerait de grands
avantages aux personnes qui etabliraient dans les limites de la ville une usine de
quelqu'importance;

En consequence, M. Ie conseiller Nil Potvin propose, seconde par M. Ie con
seiller Adelard Leclerc, que Ie conseil de ville se declare pret a aider par une exemption
de taxes ou autrement toUle personne ou compagnie qui conslruira et eX~lojtera dans
les limites de la ville une usine de quelqu'importance, lesquels avantages a eIre deter
mines enlre les parties interessees (287).

Toujours en 1910, peu apres cette resolution, Alphonse Brassard offrit
un terrain gratuit a toute industrie eventuelle. La ville, en acceptant cette
oure, y ajouta celle du service de reau et une exemption de taxes de vingt
cinq ans pour tout industrie1 de bonne foL Elle fit annoncer ces avantages
dans Ies journaux.

Le 25 janvier 1911, un certain nombre de citoyens eminents s'assem
blerent a l'ancienne Maison des colons pour former un comite special ¢ dans
Ie but de promouvoir les interets de notre ville et aider Ie consei! municipal
de la ville dans les efforts qu'i! tente dans ce sens, lequel comite devra se
reunir de temps en temps pour discuter les inten~ts de la ville et passer des
reglements pour sa direction.» (288) Dix-huit citoyens signerent.

En 1911 encore, la ville accordait bonus et exemption de taxes a une
manufacture annoncee par Arthur Du Tremblay pour « travailler Ie bois de
toutes fa<;:ons », Iaquelle devait operer en 1912 et employer au moins qua
rante personnes... Anne, rna sreur, ne vois-tu rien venir? Toujours rien! Et
notre « Robert Valois », la conscience tranquille, conclut : «L'experience de
I'industrie n'ayant point reussi, elle (Roberval) semble avoir concentre ses
efforts vers Ie cote esthetique.» (289)

• ...
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Le mot est plus vrai qu'il n'en a l'air: «L'experience de l'industrie... »
Dans notre Roberval du terminus, I'industrie n'avait pas depasse beaucoup
Ie stade de l'experience. Le commerce du bois souffrait d'une depression
vers 1910, et rindustrle touristique ne semblait pas faire naitre un second
Beemer. La pu]pe, qui a fait 1£1 prosperite de Chicoutimi durant un certain
temps, n'a pu s'implanter au Lac-Saint-Jean. Evolution des procedes ( pulpe
chimique substituee a la pu]pe mecanique), concurrence chez les financiers?
Moulins de Peribonka, Roberval, Val Jalbert, Saint-Andre de l'Epouvante,
Pointe-Bleue, ... Ie total est impressionnant des industries forestieres qui ne
vecurent pas.

11 y eut tant d'essais et de projets a }'epoque 1900, surtout a Roberval,
et on vit s'ecrouler tant de chateaux de cartes que les sceptiques diagnosti
quaient Ie mal des qu'ils voyaient arriver un nouveau reveur d'entreprises :
c'etait 1£1 «maladie du Lac-Saint-Jean ». La mystique du Lac-Saint-Jean,
mystique de 1£1 terre, avait degenere en «maladie du Lac-Saint-Jean »,
maladie de l'industrie et du commerce. Exactement comme les patriotes de
1£1 terre, qui entrevoyaient cinquante paroisses Ie long du chemin de fer de
Quebec, dans les Laurentides, et quarante paroisses dans 1£1 plaine vue de la
cote du Cran, les patriotes de l'industrie avaient des visions qui ignoraient les
bornes du realisme. En 1909, dans une conference prononcee a Quebec,
Chrysost6me Langelier, pour caracteriser l'esprit d'entreprise extraordinaire
des gens du Lac-Saint-Jean, les appelait les « Yankees» de 1£1 province de
Quebec. La grande industrie ne fit son entree definitive dans la region qu'en
1926, sur les chevaux-vapeur de 1£1 Grande Decharge.

Du cote de l'agriculture, l'evolution etait plus profonde. La region
parvenait a maturite, les paroisses de l'ouest et du nord du lac pouvaient
davantage se suffire a elles-memes et Roberval etait de moins en moins Ie
centre agricole et colonisateur. Durant les aIlnees 1910, Ie Chemin de fer
organisa enCOre quelques voyages de reconnaissance pour les cultivateurs
de 1£1 province. Mais deja 1£1 nouvelle region de colonisation, 1£1 region pro
metteuse, etait l'Abitibi. Celte derniere, ouverte plus tard que 1£1 notre, bene
ficiait de bien meilleures organisations. On y procedait methodiquement a
l'ouverture des paroisses, que dis-je? les paroisses arrivaient organisees
d'avance, Ie chemin de fer les deposait al'endroit designe, etc. Rien ne pouvait
rappeler notre Lac-Saint-Jean du debut.

En 1910, Ie Progres du Saguenay ecrivait : « La culture n'a pas periclite
depuis quelques annees au Lac St-Jean, mais on sent vaguement que s'il n'y a
pas eu de declin, il n'y a pas eu de progres, et c'est If! Ie malheur.» 
« Depuis bon nombre d'annees, on cons tate avec stupeur et avec regret une
sensible diminution dans Ie chiffre des cultivateurs au Lac St-Jean. En
parcourant aujourd'hui des paroisses florissantes comme Roberval, Saint·
Prime, ( ... ) on aper~oit douloureusement a maintes reprises, des terres faites
a 1£1 charrue, abandonnees £lUX mauvaises herbes, de nombreuses maisons
sont delaissees par leurs proprietaires plus ambitieux, qui sont £Illes tenter
fortune ailleurs. L'industrie laitiere, qui a connu des jours glorieux dans 1£1
region du Lac St-Jean, se ressent de cet etat de choses.» (290) Tableau
exagere sans doute, mais qui est directement a l'inverse de ceux qu'on lisait
vingt ans plus tot. n y a aussi ici une loi de stabilisation qu'ij ne faut pas
meconnaitre.

A 1£1 regression generale que nous venons d'observer se rattache la
disparition ou l'eloignement de plusieurs personnalit6s: Beemer, les deux
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Scott, Ie cure Lizotte, L.-P. Bilodeau, etc. Beemer prit sa retraite, B.-A.
Scott ne parvint pas a l'Assemblee legislative, J.-G. Scott ne reussit pas a
amener Ie Trans-Canada... Enfin, certains temoins des querelles de 1904-05
autour de l'eglise paroissiale intcrpretent ce phenomene comme une punition
du Ciel. «La rose a fleuri », aurait dit Ie cure Paradis. La belle cite future,
d'apres eux, etait ruinee a sa base par des haines mesquines et certains de
sordres moraux comme I'alcoolisme.

'" '" '"
Deux evenements changerent acette epoque Ie cours de la vie roberva

loise: I'avenement de l'automobile et Ie transfert du terminus a Saint
Felicien.

Roberval fut naturellement la premiere, dans la region, a faire l'expe-

f
rience de ce nouveau vehicule qu'on appelait « voiture a. gazoIine ». D'apres
Ie Lac St-Jean du 9 aout 1906, la premiere automobile entree au Saguenay

~ appartenait a l'Hotel Roberval: a cette date, H.-J. Lyons, employe du
Grand Hotel, et Rene Dupont revenaient d'une promenade a Saint-Felicien
avec leur Ford. Et la tradition ajoute : les femmes et les enfants se mouraient
de peur en voyant passer cette bete infernale. La tradition veut encore que ce
soit Ie photographe Auguste Roy qui ait possede la premiere automobile
dans la region. Et en 1908 ou vers ce temps, B.-A. Scott risqua Ie tour du
lac en automobile. Puis Ie Dr Constantin, L.-E. Otis, etc., exhiberent les
leurs. En 1910, «l'autocar» du colonel Scott donna 1'0ccasion au Progres
du Saguencry et ason confrere Le Travailleur d'echanger de nouvelles injures
(l'un etant « pour» Scott, l'autre « pour» Girard). « Depuis Ie printemps la
population du comte voil passer de temps en temps une voiture a gazoline.
Elle va de paroisse en paroisse et de ville en ville... » (291) L'auto de
B.-A. Scott fut la premiere a entrer a Cbicoutimi, avec un groupe de jeunes
Robervalois qui parcoururent la rue Racine en triomphe.

Apres I'automobile vint la poussiere et apres la poussiere Ie macadam.
Les autos envahissent Roberval. En 1915, la vitesse est a 1'0rdre du jour,
on organise des courses d'autos avec prix, un chauffeur se tue dans un fosse,
Cote Boivin vend des autos ainsi que deux autres agences : autos usagees et
accessoires chez Trottier et Binet, agence de la Compagnie Ford a la Com
pagnie de Construction generale du Lac St-Jean. On fixe la vitesse maxima
a 14 miIles a I'heure dans la ville, 18 dans la campagne. En 1917, il .y a
environ quatre-vingts automobiles au Lac-Saint-Jean, dont trente-cinq a
Roberval. Les femmes de Roberval souffrent d'une maladie appelee «auto
lubie ». Toujours en 1917, Ie Dr Constantin etrenne sa nouvelle macbine
sur la « belle route» de Pointe-Bleue et Ie journal nous apprend que Thomas
Louis Bergeron est alle a Jonquiere « sans aucun accident» et, un peu plus
tard, qu'i( est aIle a Peribonka, et que, pour la premiere fois, il n'y a den de
casse I

C'est ainsi que l'automobile detronait la navigation, que les routes fai
saient oublier les quais et que Roberval cessait d'etre un port regional.

Le deplacement du terminus, ce terminus qui avait fait de Roberval une
petite ville si active, acbeva de lui enlever son begemonie commerciale. Mais
ici se place un ensemble de plans et d'activites dont I'bistoire n'a pas fini de
s'ecrire de nos jours.

• • •
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Le Quebec-Lac St-Jean, administre par J.-G. ScoU, etait reste de
nombreuses annees avec deux tenninus: Roberval au nord-ouest (1888),
et Chicoutimi au sud-est (1893). Ces deux embranchements furent prolonges
respectivement jusqu'a Saint-Felicien (1917) et Bagotville (1910), tandis
qu'entre les deux, un troisieme embranchement fut construit d'H6bertville a
Alma, plus tard. D'autre part, Ie Quebec-Lac St-Jean avait relie sa ligne
centrale a la Tuque de 1904 a 1907.

Les lignes qui devaient se faire mais qui resterent en plan furent, en
resume: une 1igne ceinturant Ie lac Saint-Jean et une autre vers Ie nord
ouest, vers Chibougamau et la Baie James.

Dans l'ordre chronologique, ce dernier fut Ie premier (et Ie plus im
portant) des projets du Quebec-Lac St-Jean, alors qu'i1 n'avait que les deux
terminus susdits. Lorsque Roberval fut erige en ville en 1903, la ligne Trans
Canada passant par Roberval etait a l'ordre du jour. Du haut de la chaire,
Ie cure Paradis disait: « A partir de Roberval, va s'ouvrir un chemin de fer
d'une importance capitale pour notre camte, pour notre province, pour tout
Ie Canada, Ie Trans-Canada. La construction de ce chemin de fer peut ren
contrer des obstacles; ses ennemis peuvent se liguer pour l'etouffer des Ie
berceau. Mais ce sont la des projets vains. Le Trans-Canada va se faire :
c'est une destinee providentielle.1> (292) A la visite de l'Hon. Gouin, en
1901, toutes les paroisses reclamerent Ie chemin de fer Roberval-Baie James
et Ie ministre dut Ie promettre. Cette annee-la, on commen<;a meme a de
blayer la voie a Roberval, ... vers la Baie James. L'enJevement des premieres
pelletees de terre donnerent lieu a une ceremonie publique; discours, bene
diction. Le Trans-Canada ne devait pas depasser la Pointe Scott, mais
comme on avait confiance dans ce projet l

Ce Trans-Canada devait se rendre a la Baie James et continuer vers
I'Ouest. n devait d'abord traverser des territoires presumes riches en res
sources forestieres, minieres et meme agricoles. n devait ensuite, comme ligne
nation ale, drainer Ie traiic de l'Ouest canadien, en faisant de Quebec la
tete de ligne. J.-G. Scott avait rallie a son plan les homroes d'affaires de
Quebec, Chicoutimi et Roberval. II avait des visees genereuses sur l'avenir
du Saguenay, qui, selon lui, devait etre ]e debouche du nord et de l'ouest du
pays. « Un port de mer sur Ie Saguenay, un autre sur la Baie James, et nous
voila en communication avec Ie nor.d et l'ouest, Chibougamau et Winnipeg. »
(293) Les obstacles resterent plus forts que la volonte des Quebecois et des
Sagueneens. Le Grand-Trone, rival du Trans-Canada, re<;ut l'appui d'Ottawa.

Que d'encre versee, durant les annees 1900 et 1910, autour des questions
ferroviaires ! Que de demarcbes accomplies ! Apres que Ie Trans-Canada fut
supplante par Ie Grand-Trone canadien, Scott continua de travailler pour Ie
prolongement de la ligne Quebec-Lac St-Jean vers Ie nord-ouest, et d'autres
compagnies se formerent: Saguenay et Baie James, Chibougamau et Baie
James, Quebec et Baie James. Les mines de Chibougamau faisaient deja
beaucoup de bruit. Un coup d'reil sur la carte ferroviaire DOUS montre que
J.-G. ScoU voyait juste : au lieu de franchir une seconde fois les Laurentides
pour atteindre l'Abitibi, ce qu'iJ fallut bien faire UD jour, on faisait continuer
Ie rail du lac Saint-Jean vers Ie nord-ouest, en partant de Roberval et en
passant par Chibougamau...

La compagnie du Quebec-Lac St-Jean, toujours deficiaire, fut resorbee /j
en 1907 dans Ie Canadien-Nord (Canadian Northern). Les petits reseaux
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du pays etaient monopolises par les grandes coropagnies, et Ie Canadien
Nord, propriete de William Mackenzie et Donald Mann; etait l'une de ces
compagnies. Le personnel du Quebec-Lac St-lean devait demeurer mais
Scott et deux direcleurs d6missionnerent. Le Quebec-Lac St-Jean avait tenu
durant vingt ans et stimule liberalement la colonisation, Ie tourisme et la nayi
gation sur Ie lac. On se ressentit tout de suite du changement d'administration.
Mackenzie et Mann avaient des interets dans tout Ie pays et restaient etrangers
a la vie region ale du Lac-Saint-Jean. Le prolongement de Saint-Felicien,
ardemment desire, fut remis, la reclame touristique cessa, et, surtout durant
les dernieres annees avant Ia cession au Canadien NatiorUll, Ie service etait
affreusement mauvais. On voyageait daos les « chars a breufs ~, on attendait
une heure aVal Jalbert, on manquait de place, etc.

Mackenzie avait promis Ie prolongement de Roberval a Saint-Feliden
(17 milles) pour 1910. Les cultivateurs de Saint-Prime et de Saint-Felicien
s'etaient rendus eux-memes aQuebec en 1893 pour en exposer leur vreu. En
juin 1910, sous la direction d'un certain Mulharkey, les premiers travaux
furent entrepris a RobervaI, pendant qu'a l'autre bout une compagnie locale
inaugurait Ie tronc;on de Cllicoutimi ala Baie des HahaE. En 1912, Ie depute
Carbonneau obtient que la charte de Mackenzie et Mann soit modifiee de
fac;on ace que la ligne soit rendue aSaint-Felicieo Ie 1er juillet 1913. En mai,
une equipe de cinquante Italiens arrivent aRoberval pour se mettre a l'reuvre
sous la direction de Perron et Gagnon, constructeurs. Puis les travaux sont
suspendus pour l'hiver.

En 1917, la ligne ne se rendait pas encore aPointe-Bleue. Le Canadien
Nord, dont relevaient ces ouvrages, etait en faillite. Le gouvemement federal
acheta alors tout Ie reseau de Mackenzie et Mann, qui s'engagerent en meme
temps a lui livrer Ie tronc;on de Saint-Feliden. Ce marche determina Ie reste
et la voie fut ouverte jusqu'a Saint-Felicien en decembre 1917. Et Ie journal
d'applaudir: «Felicitations au depute Turcotte, qui en assura Ie parache
vemeot ; elle n'avait ete exploitee jusqu'aujourd'hui que pendant les elections. )
(294)

Auparavant, Ie chemin de fer de ceinture du lac avait eu ses promoteurs.
En 1910, la Compagnie «Roberval-Saguenay:p se fonna sous les auspices
de la Chambre de Commerce du Saguenay pour realiser une ligne qui devait
contoumer Ie lac en entier. Elle obtint sa charte en 1911. EUe comprenait
J.-E.- Dubuc, interesse aux pouvoirs de la riviere Peribonka, B.-A. Scott,
Georges Low, Ie senateur P.-A. Choquette, Ie depute Carbonneau, l'avocat
Arthur Pelletier, etc. Deux equipes d'explorateurs commencerent Ie trace en
1911, l'une partant de Mistassini, l'autre de Jonquiere. Les explorations se
poursuivirent en 1912 et la compagnie eut I'honneur posthume d'avoir eu
Louis Hernon au nombre de ses engages cette annee-Ia. Le Roberval-Sague
nay en resta la, comme l'avait bien pressenti Hernon. n se contenta d'acheter,
la meme annee, la compagnie de la Baie des Hahas.

Et les plans succederent aux plans. En 1922, trois compagnies avaient
leur charte pour faire la ligne de ceinture du lac: Roberval-Saguenay,
Quebec-Chibougamau et Ia Compagnie des Fermiers de Normandin. De
tous ces traces, jusqu'a present, I'histoire n'enregistre que la continuation de
la voie de Saint-Felicien a Dolbeau en 1927 et celIe d'Alma un peu avant.

• • •
Accrochee aux chemins de fer nationaux et aux routes ou commenc;ait

de rouler l'automobile, Roberval participa a partir de 1917 au stade de
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stagnation apparente qui succede normalement aux periodes de croissance.
Une petite ville respectable et paisible. Un Robervalois qui vient d'achever
sa carriere publique nous disait que s'il avait a ecrire l'histoire de Roberval
depuis 1915 environ, il ne saurait en ecrire deux lignes. Ceci nous excuse de
ne pas insister et de nous contenter maintenant de noter les faits nouveaux.

La serie des grands incendies de 1897 a 1899 et 1908 se poursuivit
en 1915 par l'incendie du college et se termina en 1919 par celui du cou
vent, si on excepte celui de trois maisons en 1910.

L'Academie Notre-Dame, tel qu'i] fallait ..l'appeler en 1903, faillit
perdre ses professeurs, d'abord, vers 1911-12. La Commission scolaire ne
consentait pas a hausser Ie traitement des Freres. C'est Ie cure Bilodeau qui
reussit ales maintenir. En 1915, sous la direction du Frere Marie-Eparque,
l'Academie passa completement au feu. Le 27 fevrier, un samedi matin,
apres la messe hebdomadaire speciale a laquelle avaient assiste deux cents
eleves et une cinquantaine d'adultes, les huit religieux etaient a prendre leur
dejeuner avec Ie vicaire Henri Tremblay, leur celebrant, quand un eleve
vint leur annoncer qu'il y avait du feu dans la partie sud. Les pompiers
prirent une demi-heure pour se reunir, ouvrir la bouche d'eau voisine,
installer les echelles... Le petit clocher s'effondra et tout l'interieur fut con
sume t.res vite. On eut beaucoup de peine aouvrir la bouche d'eau de la rue,
qui n'etait pas gelee, comme on l'avait cru, mais qu'un quidam avait d'abord
essaye d'ouvrir en tournant [a valve du mauvais cote! La maison avait des
assurances partielles. Le soir, les rours de brique noircis et glaces restaient
seuls debout sous une belle aurore boreale. On attribua Ie desastre a l'im
prudence d'un fumeur.

Les Freres se retirerent a. leur maison de Chicoutimi, moins le directeur
et un autre, heberges chez Leon Couet, gerant de la Banque. Puis, professeurs
et eleves prirent Ie chemin qu'avait pris Ie couvent en 1897 : les classes
rouvrirent quelques semaines apres a I'Hotel Commercial, qui restait ferme
l'hiver et que son proprietaire quebecois, Gustave Proteau, offrit gracieuse
ment, par Ie truchement du depute Carbonneau. Malgre la lutte memorable
qu'il fallut livrer aux rats, pensionnaires permanents a l'auberge, l'inspecteur
Boily se declara tout a fait content des succes scolaires.

Quelques jours apres l'incendie, une delegation composee du cure
et de quelques notables (l'inspecteur, deux avocats, un notaire et un me
deein) alIa rencontrer Mgr Labrecque pour avoir l'autorisation d'etablir a
Roberval un pensionnat agricole a la charge d'une communaute clericale.
Le Commission scolaire voulait renvoyer les Maristes et fonder un pen
sionnat commercial et agricole, et meme classique. Durant les mois qui sui
virent Ie feu, les commissaires se reunirent a peu pres toutes les semaines
pour discuter des decisions a prendre. TIs envoyerent un roemoire a Mgr La
brecque, toujours au sujet d'un pensionnat. L'eveque leur repeta: non. II
ne pouvait consentir, par principe, a confier un pensionnat a une congre
gation de Freres; il ne voulait pas d'une congregation clericale; quant a
un second cours classique dans Ie diocese, on ne pouvait y songer pour
longtemps encore : Ie Seminaire episcopal se relevait a peine de ses mines.

Nullement decourages, les coromissaires acheterent une terre, en arriere
de la ville, pour obtenir plus facilement du gouvernement une ecole d'agri
culture. Une delegation partit pour Quebec demander des subsides. Une
ecole regionale d'agriculture etait un des reves chers a l'inspecteur Boily.
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Dans son rapport du 7 juillet 1915, il ecrivait : « Je suis persuade que votre
commission scolaire n'abandonne pas Ie projet qu'eUe a mis a l'etude, a
savoir I'etablissement d'une academie agricole dans cette ville, dont la direc
tion plus tard devra etre placee entre les mains de pretres de ce diocese. Si
les moyens de la ville ne perrnettent pas a votre commission de construire
une ecole digne de I'importance de cette place, aussi spacieuse que les autres
edifices publics (I'6ducation devrait cependant commander les plus grands
sacrifices), veuillez au moins construire, sur Ie terrain que vous avez achete
a ceUe fin, une ecole modeste mais qui repondra a \'ideal de tous les esprits
bien pensants de cette region, Rappelez-vous, messieurs les commissaires,
que si vous devez prendre en consideration les interets financiers de la ville,
vous avez un devoir beaucoup plus grand, celui d'assurer a la jeunesse qui
pousse une formation pratique, une education virile, qui fasse aimer et rai
sonner Ie travail manuel sous toutes ses formes. »

A toutes fins pratiques, la Commission fit reconstruire au meme endroit.
En mai, on commanda d'abord un plan pour un college de six cents
eleves: trois cents extemes et trois cents pensionnaires. On s'en tint a
I'edifice que I'on sait (recemment agrandi), en conservant I'aile nord de
I'anden, moins endommage par Ie feu. Les garcons eurent encore leurs
classes a I'Hotel Commercial en 1915-16, et I'extemat fut reconstruit au
cout de $40,000.00 Sur les plans de l'arcbitecte Joseph-P. Ouellet.

Malgre les pronostics optirnistes des commissaires, Ie nombre des eleves
foumi par la ville alla diminuant durant quelques annees, apres 1909,
comme Ie montrent ces statistiques :

1907-08 : 558
1908-09 : 569
1909-10 : 538
1910-11 : 522

* * *

1911-12: 501
1912-13: 482
1913-14: 482
1914-15: 441

Chez les UrsuHnes, dix ans apres la derniere construction (la chapelle,
inauguree en 1909) et moins de vingt-cinq ans apres la castastrophe du
6 janvier 1897, Ie feu fondit de nouveau sur Ie couvent, ce couvent qui
etait, d'apres Ie Colon, «I'orgueil de notre region et meme de la province de
Quebec. (23 janvier 1919). Le couvent comprenait alors: a droite ou
au sud de la Maison de pierre, Ie pensionnat et la chapelle, qui n'ont pas
change, et agauche ou au nord, une aile de quelque cent pieds de facade, a
deux etages complets avec rez-de-chaussee et mansarde, construite en 1897.
C'est cette partie, servant d'extemat et d'Ecole Menagere, qui brfila en 1919.
L'institution renfermait alors 55 religieuses, 110 pensionnaires, 60 quart
pensionnaires et 125 extemes.

Le 21 janvier, au milieu de I'apres-midi, quand on s'apercut qu'une fumee
s'echappait des murs, Ie feu avait deja commence son reuvre aI'interieur des
planchers. n s'etait communique par une fissure ala chemin6e de 1a buanderie
de I'Ecole Menagere. Les pompiers eurent de 1a peine a10ca1iser Ie foyer de
I'incendie, et voyant que l'Ecole Menagere etait perdue, ils s'achamerent
a couper Ie feu a la Maison de pierre. On pensait que tout Ie couvent y
passerait : tout I'ameublement en fut sorti, y compris I'orgue de la chapelle.
Eleves et religieuses se disperserent dans la ville. Vers sept heures seulement
les sauveteurs eurent raison des flammes, apres avoir lutte avec ferocite, et,
faut-il ajouter, avec foi, puisque deux d'entre eux, postes sous la statue de
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saint Joseph (qui domine la Maison de pierre), lui jurerent de n'en point
partir tant que sa statue resterait debout. De fait, Ie feu s'arreta hl. La Maison
de pierre, ou etait Ie clo'itre, resta cependant endommagee, et la plupart des
religieuses demeurerent a I'Mpital jusqu'au 4 fevrier.

L'institution entrait alers dans une phase difficile: cinq ans de gene.
Gene d'espace, car la reconstruction se fit attendre ces cinq annees; gene
financiere surtout, car non seulement elle ne recevait aucune assurance
mais elle avait une dette de $66,000.00, contract&: lors des dernieres cons
tructions (1903 et 1907). La loi ecclesiastique ne lui permettait pas de
faire un nouvel emprunt sans l'autorisation de Rome. La maison-mere lui
versa $3,000.00, Ie diocese, sollicite, en versa presque autant, et les soirees
organisees a Roberval rapporterent $7,000.00.

Mais pour rebiltir, la Communaute n'avait qu'une issue et tout
Roberval n'eut qu'un geste: demander une Ecole Normale! Une seconde
Ecole Normale dans Ie diocese? Ah! vraiment, ces Robervalois I Leur
Academie brUJe et ils veulent un college classique, maintenant leur couvent
brftle et ils veulent une Ecole Normale. Refuse!

Les Ursulines donnaient deja une preparation pedagogique aux futures
institutrices, et un brevet. C'etait une espece d'Ecole Normale. Mais plus
du tiers des institutrices qui enseignaient dans Ie comte du Lac-Saint-Jean
n'avaient ni brevet ni dipl6me. La Chambre de Commerce du Saguenay
fit des demarches aupres du gouvernement en fevrier 1919, et de nouveau en
avril. Quebec ne se laissa pas emouvoir. Le Lac-Saint-Jean avait cesse d'etre
I'enfant gate du gouvemement. D'autres demandes se formulerent au mois
d'aofit. Rappelons que de semblables instances avaient ete faites deja vers
1914.

Au printemps, la Commission scolaire demanda au gouvernement fede
ral a quelles conditions il pouvait louer l'ancienne Maison des colons, in
employee, pour les classes des filles extemes. Les Ursulines manquant de
place chez elles, ces filles retombaient sur les bras des commissaires. On
s'aper~ut que l'instruction de cette partie de la jeunesse n'avait pas cofite
cher depuis 1882, puisque les Ursulines n'avaient jamais rien exige des
corporations municipales et scolaires . Aussi la Commission de ]a ville
accorda-t--elle desormais aux Ursulines une subvention annuelle pour Ie main
tien de leur externat.

Les eleves s'entasserent tant bien que mal dans ce qui restait du couvent
en 1919-20. La Commission loua la Maison des colons pour trois ans a rete
de 1920. Dorenavant on ne dit plus « Maison des colons) rnais < Ecole des
colons» ! n y avait la deux institutrices, enseignant a trois classes, a l'l~troit

dans des locaux defectueux, avec un gardien-chauffeur y residant, lequel
gardien fut remplace en 1922 par un meilleur. En 1923, une troisieme rnai
tresse entra dans la baraque, et «l'Bcole des colons» servit encore trois
ans sous Ie contr61e de la Commission scolaire.

En 1924, un nouveau coup de barre fut donne pour fonder une Ecole
Normale. Le cure Lizotte, retraite a Roberval, prit les devants, suivi du
depute Emile.Moreau, de l'inspecteur Boily, du maire Georges-P. Marcotte,
du Dr Constantin et des commissaires. Le 14 mai, Ie depute et Ie docteur
adresserent de Quebec un te16gramme au cure Lizotte et aux Ursulines, leur
annon~ant la reponse affirmative du Conseil de l'lnstruction publique.
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L'architecte Ouellet signa les plans d'une nouvelle aile comprenant, a
gauche ou au nord de la Maison de pierre (Procure actuelle), l'EcoIe M6
nagere et I'Ecole Normale, auxquelles les eleves compterent 107 portes et
206 fenetres ... C'etait Ia seizieme Ecole Normale dans la province. Le vieux
cure Lizotte benit Ia premiere pierre Ie 13 mai 1925 et Mgr Eugene Lapointe
l'inaugura Ie 10 juin 1926.

Depuis ce jour, Ie visage du couvent n'a guhe change: une enfilade de
maisons a pignons s'epaulant autour de la Maison de pierre de 1890, que
l'etreinte de deux incendies a rendue venerable; une muraille de 350 pieds
que voilent d'epaisses frondaisons et que domine, du cote de Notre-Dame, Ie
dome d'argent de la chapelle. Mere Sain t-Raphael avait 81 ans lors de
I'incendie de 1919. Eile etait aveugle et malade depuis quelques annees. Elle
etait encore Ia conseillhe de Ia communaute, au milieu des petits travaux et
de la priere qui l'occupaient sans cesse. Elle s'eteignit a 83 ans, Ie 29 de
cembre 1920. Mgr Labrecque se rendit celebrer son service, Ie 3 janvier
suivant. En 1930, la communaute robervaloise rentre, avec Ies autres filiales
de Quebec, dans la nouvelle Union des Ursulines de Quebec; Ie noviciat
est transfere a Quebec par Ie fait meme.

L'enseignement menager, qui relevait du ministere de I'Agriculture, passe
au contrale du Conseil de l'Instruction publique en 1929. Dix ans plus tard,
ce Conseil fonde Ie «cours superieur d'enseignement menager », avec une
section « familiale» pour les 6ieme et 7ieme annees, et une section «supe
rieure» pour les 9ieme, lOieme et I lieme annees. Enfin, en 1951, Ies
ecoles superieures d'enseignement menager prennent Ie nom d'Instituts fami
Iiaux. L'education qu'on y donne est dirigee vers les responsabilites sociales
de la vie. L'Institut familial est aussi eloigne, on Ie cont;oit, de L'Ecole
Menagere de 1882 que Ie Lac-Saint-Jean l'est du pays de colonisation par
excellence qu'il etait a cette epoque. L'enseignement menager, en se
« modernisant », s'est repandu partout. II a eu ses detracteurs et ses cham
pions, parmi lesquels Mgr Albert Tessier et l'abbe Houyoux, pretre frant;ais
dont on aime l'esprit vir. Dans la lutte acerbe qui s'engagea 11 y a quelques
annees autour des «ecoles de bonheur », celles-ci trouverent en lui un
d6fenseur hardi et intelligent. Mere Saint-Raphael, dans sa tombe, ne disait
rien, mais elle se rejouissait surement de I'occasion que les partisans du
cours c1assique feminin lui donnaient d'ec1aircir ses conceptions. Nommons
aussi M. Alphonse Desilets, grand ami des Ursulines de Roberval, auteur
d'une biographie de Mere Saint-Raphael, et qui fut directeur provincial de
l'enseignement menager.

La ferme modele des Ursulines, de son cote, regie par des agronomes,
n'a cesse d'evoluer. Le troupeau laitier, ameliore d'annee en anoee depuis les
debuts, fut malheureusement decime par un incendie de la grange-etable
Ie 3 janvier 1951 : 41 tetes de betail y perirent. L'on se souvient en parti
culier que « Belle du Lac» avait detenu un record mondiaJ.

De pair avec Ie reste de Roberval, nos Ursulines ont conou ces der
nieres annees une phase de progres plus marque. Elles ont fonde trois
ecoles de village en dehors de RobervaI. Un groupe de cinq essaimerent a
Chambord en 1945, trois autres a Saint-Eugene en 1946, cinq autres a
Sainte-Croix en 1949. A Roberval meme, en 1942, elles acheterent I'im
meuble de l'Hotei du Lac, baptise « Ecole St-Raphael », en face du couvent.
Six classes d'externes y prirent place. L'externat etait passe de trois a six
classes depuls l'abandon de « I'Ecoie des colons» en 1926. En 1951, la Com-
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mission scolaire confia aux Ursulines ses deux nouvelles eccles, Sainte-Ursule
pour la paroisse Notre-Dame, et Sainte-Angele a Saint-Jean-de-Brebeuf, diri
gees par six religieuses et des institutrices. Eiles realisaient ainsi Ie vieux
souhait de 1884, de prendre les petits gar90ns avec les petites filles, au moins
jusqu'a la 4ieme annee. Les Ursulines ont charge de plus d'un millier d'enfants
et de jeunes filles aujourd'hui a Roberval.

* • •
Au moment ou disparaissait la navigation sur Ie lac Saint-Jean, un

nouveau mode d'activite prenait place a Roberval: l'aviation. n y avait
bien eu, en 1910, neuf ans avant Ie premier amerrissage sur Ie lac, cette dro
latique randonnee aerienne que deux Americains, Hawley et Post, accom
plirent dans la nacelle d'un aerostat et qui les mena dans la foret sauvage,
sur la riviere Peribonka, ou ils faillirent Iaisser leur vie. TIs avaient pris
leur vol a Saint-Louis du Missouri, a quelque 1,200 mil1es de leur point
d'arrivee. M. T.-X. Cimon, auqueI nous empruntons ces notes, ajoute que
leur experience leur valut un troph6e.

La premiere machine volante que I'on vit au Lac-Saint-Jean, non sans un
emerveillement memorable, fut la Vigilance, un aeroplane a ailes doubles que
Ie pilote Stuart Graham remenait de Halifax apres un long voyage. I1 arriva
Ie 28 aout 1919 et repartit Ie 30. Une semaine plus tot, Ie Colon avait an
nonce la visite de l'aviateur Georges Vezina, qui survolait la province en
faisant de la reclame pour I'Exposition de Quebec. « La semaine demiere iI
s'est rendu a Montreal et Ie Lac St-Jean est sur Ie programme des autres
randonnees. L'aviateur fera Ie voyage aller et retour entre Quebec et
Roberval dans rooins de la journee puisque, vent arriere, il peut faire avec
son Curtiss du 110 a I'heure meme avec un passager.» (295)

Mais la base aerienne de RobervaI fut etablie en 1920. C'etait a Ia
fois une experience et une station militaire, etablie conjointement par Ies
deux gouvemements. La Commission federale de I'Air foumit les appareils,
trois Cur/iss du surplus de guerre. L'ateIier d'outillage et de reparation
etait meme fourni par Ie gouvernement anglais. Le personnel se composait
(en 1921) de vingt techniciens de langue anglaise, dont deux pilotes, de
retour du service anne. Le ministre des Terres et Forets. Honore Mercier
fils, avait conc1u les arrangements avec la Milice fedenlle pour etablir a
Roberval cette base aerienne avec mission d'observation et de protection
des forets. Son ministere fournit un ingenieur forestier, Henri Methot, et
deux protographes, J.-Edouard Guay et Alphonse Landry. On devait reperer
Jes feux de foret et surtout faire Ie releve des terres vacantes du nord par
procede photographique: les immenses bassins de l'Ashuapmouchouan, de
la Mistassini et de Ia Peribonka, et meme tout Ie territoire s'etendant jus
qu'a Ia Baie d'Hudson. On pourrait faire du transport occasionnellement.

La station fut inauguree par I'Hon. Mercier Iui-meme en 1921, a l'occa
sion d'un voyage ministeriel pour Ia benediction du pont metallique de la
riviere Metabetchouan. C'etait la premiere station du genre dans Ia pro
vince, et meme la seule station aerienne d'apres Ie journal local. Sa sphere
d'activite resta longtemps etrangere a 1a vie de notre chef-lieu, qui ne com
prenait pas l'anglais, mais qui reussit cependant a faire embrasser la religion
catholique a deux de ces hommes de l'air, en 1922. Durant les trois premieres
annees au moins, Ia base vivait sous un regime miIitaire. L'Aviation nationale
ceda ensuite la place a des compagnies privees: Dominion Aerian Ex
ploration, Canadian Pacific Air Lines, Mont-Laurier Aviation. En 1923,
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l'equipage comprenait trois pilotes, trois observateurs et un photographe,
et utilisait quatre appareils. Cette annee-la, trois d'entre eux trouverent
la mort lorsque, par suite d'un defaut de contrale, leur appareil plongea
dans Ie lac non loin du brise-lames. Deux autres aviateurs se tuerent en
1929. En 1924, les explorations aeriennes avaient couvert tout Ie territoire
du lac Saint-Jean et du Saguenay et davantage.

En 1930, Ie ministere des Terres et Forets, proprietaire des lieux,
etablit une plantation d'arbres pres de la base. Depuis 1947, c'est Mont
Laurier A viation, compagnie marchande, qui parcourt Ie grand Nord, avec
une compagnie jumelle a Saint-Felicien.

* * *
Montons maintenant Ie coteau qui domine l'aeroport: c'est l'Expo

sition agricole qui s'est emparee de la terrasse du grand Hotel Roberval.

Les Societes d'Agriculture, dans ]a region, remontent a des temps loin
tains mais ont toujours eu des activites fort limitee~, parfois nulles. La Societe
d'Agriculture du Lac-Saint-Jean, separee de celie de Chicoutimi vers 1900,
s'est occupee d'abord de la selection des chevaux de race. EIle fut assez active
sous la presidence du depute Joseph Girard (1904-1908 ... ). En 1904, on
note l'achat de deux chevaux reproducteurs, «Rossini» pour la division
d'Hebertville et « Vilmorin '> pour celle de Roberval, et plusieurs autres par
la suite. En 1906, eUe organisa une exposition de chevaux ardennais aSaint
Prime et a Saint-Gedeon, et par la suite, de semblables expositions chaque
annee, jusqu'en 1919. En 1910, l'exposition reunissait cent chevaux a Hebert
ville. EIle se tenait successivement en deux endroits, dans les districts est et
ouest. En 1911, ces deux districts se separerent : Lac-Saint-Jean-Est (Hebert
ville) et Lac-Saint-Jean-Ouest (Roberval) (296).

La Societe d'Agriculture de Lac-Saint-Jean-Ouest, ou division B, con
tinua les expositions de chevaux et y ajouta celles des grains et les concours
de recoltes sur pied. Ces expositions avaient lieu chez Idas Dufour, chez
Alphonse Brassard, etc. Toutes les especes de semences etaient exposees et
primees : bIe, avoine, orge, pois, sarrazin, lin, trefle, mil, lentille, patates, etc.
En septembre, on organisait des visites de recoltes. Avant I'Exposition regio
nale, il y eut quelques autres expositions de ce genre aSaint-Feliden et Nor
mandin. Une exposition d'animaux fut tenue a Roberval en 1917, une autre
aSaint-Feliden l'annee suivante. Un cultivateur de Saint-Felicien se rappelle
avoir amene son breuf a pied aune exposition d'animaux a Roberval.

L'idee d'une grande exposition regionale avait ete lancee deja par Rene
Dupont au conseil de comte en 1898, et a maintes reprises par M. Edouard
Boily, secr6taire de la Societe d'Agricuiture. Ene eut lieu pour la premiere fois
en 1919. En d6cembre 1916, Ie gouvernement avait nomme, pour la pre
miere fois aussi, un agronome officiel pour les comtes Chicoutiml et Lac
Saint-Jean: Michel Belanger, qui vint resider a Roberval au printemps sui
vant. Belanger avait fait ses etudes ciassiques et agronomiques aSainte-Anne
de la Pocatiere. D'une integrite et d'un devouement extraordinaires, il
mourut prematurement en 1921, a33 ans, juste avant la troisieme Exposition.
Mais il avait ete l'ame des deux premieres.

C'est Ie 11 septembre 1919, en eifet, que s'ouvrit la premiere Exposition
regionale de Roberval. Le president de la Societe d'Agriculture etait Emile
Gagnon, citoyen bien connu de Chambord. On utilisa Ie vieux « chalet Scott"
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seule batisse qu'on trouvait sur Ie terrain. n y avait des animaux, des legumes
et des ouvrages d'artisanat, mais pas de troupe d'amusements, bien entendu.
Les Ursulines remporterent Ie plus grand nombre de prix.

En 1920, ce fut one belle foire agricole. On avait constroit des bati
ments et dresse un programme recreatii. On organisa une parade de chevaux
avec voitures et conducteurs, et d'apr~s Ie journal, ce fut ¢ la plus belle
parade de chevaux percherons de la Province de Quebec» (Le Colon,
29 juillet 1920). L'expertise etait confi6e 11 de «jeunes juges », fils de
cultivateurs. Le deuxierne soir - cela durait deux jours - il Y avait foule
malgre la pluie, et les artistes locaux et les orateurs, montes sur' un coffre,
s'executerent avec un vif succes, dans Ie grand pavillon. Un cirque etait
venu a Roberval une semaine auparavant.

Durant les annees 1920, les succes redoublaient. En 1923, la fete com
men~a a I'eglise, par une grand'rnesse et un «sermon de circonstance ). On
recevait, il est vrai, des visiteurs de Chicoutimi et de Quebec. Pour Ia
premiere fois, un carroussel se trouvait sur Ie terrain. On s'etait cantente,
jusque-Ia, de vues animees et des concerts cacophoniques des gramophones,
des pianos, des coqs et des veaux.

En 1926, la Societe d'Agriculture demanda et re9ut I'aide des deux
municipalites de Roberval pour acheter Ie terrain. La ville avait deja octroye
$1,500 a la Societe a la condition que I'Exposition se tmt a Roberval
durant au moins dix ans. La terrasse de I'Exposition re~ut alors de nou
veaux bfitiments.

Puis vinrent 1es clowns, les mangeurs de feu et danseurs sur fil de fer,
et les carnavals complets a partir de 1930. Ces amusements sont essentiels
a I'Exposition depuis ce temps. Depuis trente-cinq ans, vers la fin de I'ete,
I'Exposition regionale est Ie grand evenernent populaire aRobervaI.

... ... ...

En dehors de ces lignes d'activites, notre petite ville a poursuivi hon
netement, sans heurt, sa marche heureuse, non sans ressentir, elle aussi, les
effets, bons ou mauvais, des deux guerres mondiales et de t'entre-deux
guerres. En 1917, elle lutte bravernent contre la conscription, tient des
assembJees anti-conscriptionnistes. Pour obtenir des exemptions de service
militaire, Ie gerant de la Banque, Leon Couet, demande au conseil one
resolution pour elablir l'utilite publique de la dite Banque dans Ie Lac
Saint-Jean et, corollaire important, son opinion sur la possibilite de rem
placer ses employes (mascu]ins) par des jeunes filles ... ¢ Attendu que les
jeunes filles se marient tres jeunes dans notre cornte; attendu qu'il est
impossible pour Ie moment de trouver des jeunes filles qui veulent travailler
dans les banques, les magasins ou les bureaux et qu'il n'y a pas actuellement
dans notre cornte de telles jeunes filles qualiiiees pour y exercer de tels
emplois ; attendu que notre comte est presque exclusivement agricole et que
]a majorite des parents y gardent leurs filles a la maison pour les aider
dans les travaux de la ferme ; attendu que Ie nombre de jeunes filles ins
truites et aptes a !'emploi de comrnis de banque ou de bureau est presque
nul dans notre cornte ; attendu que notre camte ne possMe pas d'institution
d'enseignement qui prepare les jeunes filles a exercer un emploi de commis
de banque ou de bureau.:l> (297)

n fallut bien quand meme, un jour, au commencement de 1918, pour
quelques jeunes hommes, s'arracher a leurs foyers et dire un triste adieu



a leur lac. Un qui n'l~tait pas populaire chez nos meres de famine, c'etait
Borden. «Le Soled de Quebec rapporte qu'une brave mere de famille de
Jonquiere aurait declare a M. Ie depute Girard que si elle savait qu'il 6tait
Ie candidat de Borden, elle lui creverait les yeux avec ses broches a tri
coter.» (298)

Les premiers successeurs de Du Tremblay a la mairie furent l'avocat
Armand Boily (1918-1920) et Georges-P. Marcotte (1920-1926, 1932
1934). Ce dernier arrive a Roberval en 1896, apres avoir travaille tees
jeune au chemin de fer de Quebec, fut employe chez B.-A. Scott, puis dirigea
avec succes un commerce prive.

En 1929, sous Ie maire Thomas-Louis Bergeron, Ie conseil de ville
laissa Ie Palais de Justice a la justice et fit construire un H8tel de Ville. La
corporation possedait deja un terrain bien situe, presque au centre, ou iI y
avait un kiosque et un «rond» de glace l'hiver, dans ce qu'on appelait Ie
parco C'est la que s'eleva ce coquet edifice municipal, elance, elegant, avec
sa brique rouge, ses trois tourelles et son grand escalier. En 1930, les citoyens
approuverent en referendum la reconstruction en beton des trottoirs de bois,
ces «petits trottoirs de planches» qui avaient frappe Louis Hernon s'y
promenant en 1912. La grande saUe de I'Hotel de Ville fut louee, la meme
annee, pour des seances de cinema deux soirs par semaine.

Les travaux des trottoirs etaient sous l'egide du ch6mage. Ah ! la crise
economique des annees 30, el1e fut longue et dure dans notre petite viUe !
Le conseil tendit la main cent fois aux gouvemements, regarda cent fois
aux travaux a faire. Roberval en profita beaucoup du c6te esthetique:
plantation d'arbres, remplissage de carrieres abandonnees, refection des

*

*

*
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Apres la guerre, les inventions modernes continuerent leur envahisse
ment ineluctable... et bienvenu. Apres Ie telephone, Ie gramophone, l'auto
mobile, I'aviation, ce fut la T. S. F. On dit que c'est encore Roberval qui
fut premier, au Saguenay, dans Ie domaine de la radio. Ce qui est certain,
c'est que, a 1'ete 1922, M. Antonio Ally, marchand de meubles et de
musique, mit en vente pour la premiere fois des « Radio-telephones sans fil ».
Le journal annon~ait en meme temps qu'il ferait des demonstrations dans
Ie comte. Les programmes radiophoniques, diffuses seulement a certaines
heures, venaient de Montreal, Toronto, Chicago, Springfield, Pittsburg et
New-York. Les appareils sur Ie marche comprenaient trois bOltes : un syn
tbonisateur, un detecteur, un amplificateur, plus deux batteries, plus une
paire de recepteurs telephoniques, plus un accumulateur, plus deux cents
pieds de fil aerien, plus quatre isolateurs. On con~oit que l'acheteur avait
besoin de demonstrations pour pouvoir « capter 1'ether » ! Et voici que l'on
bat des mains: « A RobervaI, les amateurs de Radio se font de plus en plus
nombreux ; les «amis » des proprietaires d'appareils font tour a tour leur
visite chez ces derniers; 1'on cause des programmes de la soiree, des
differents postes emetteurs... » (Le Colon, 13 novembre 1924.)

Enfin, une des initiatives les plus renversantes de cette pepiniere
d'initiatives qu'est Roberval, ... ou du moins un projet, une idee: on parle
d'etabIir, en 1924, un poste de radio local I Les raisons sont bien simples:
Ie nombre grandissant des auditeurs et l'exclusivite de l'anglais sur les
ondes...
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rues, eglise et parc Saint-Jean-de-Brebeuf, remblai et terrasse en face de
I'eglise Notre-Dame, etc. Nous ne parlons pas des travaux qui resterent non
executes: base aerienne pour la poste, route de La Tuque a RobervaI,
chemin de fer de Chibougamau (tout ce]a en 1931), aqueduc, egouts, route
de Chibougamau, route de Pointe-Bleue, viaduc sur ]a rue Menard, college,
etc., etc.

En 1931, Ie conseil forma un comite de secours aux cborneurs. A Ia
fin de I'annee, il demanda Ie Secours direct: l'hiver prenait une quarantaine
de lamilIes dans une extreme necessite. Les societes pieuses s'en melerent.
Le Bureau du Secours direct, au fil des annees tristes, laissait tomber de
petites sommes. Quand M. lIas Gagnon entra a 1a mairie, en 1934, la ville
devait passer sous Je contrale de la Commission municipale de Quebec dans
un mois. Ce dernier reussit a lui eviter cette chose et a maintenir les finances
municipales a un niveau honorable. A I'ete 1938, iJ y avait encore quelque
trois cents chOmeurs dans la ville. En 1939, la nouvelle de la guerre surprit
notre ville dans ses problemes de chOmage.

Notons aussl quelques entreprises industrielles. La «Savonnerie du
Lac St-Jean », ouverte par un ingenieur chimiste, rencontra des promoteurs
et se mit a produire Ie savon Maria Chapdelaine. C'etait de la bonne
etoffe de savon, a n'en pas douter, mais, est-ce mauvaise administration,
manque de debouches, certaines experiences aux depens du client, ou les
trois a la lois, I'entreprise fut ephemere. Une grande renardiere et plusieurs
petites connurent de bonnes annees, En 1935, Ie « Granite noir de Rober
val '1>, qui puisait, en fait, sa pierre a Saint-Gedeon, quitta Roberval pour se
rapprocher de sa carriere, malgre les instances du conseil. En 1923, la
ville, appuyee par la Chambre de Commerce du Lac Saint-Jean, avait fait
des demarches aupres de Sir William Price pour la construction d'une manu
facture de pulpe ou de papier a Roberval (cette manufacture n'etait pas
encore construite a Riverbend). La petite et moyenne industrie du bois
resta done la plus stable.

Quelques organismes sociaux se sont fondes durant cette longue pe
riode: les Chevaliers de Colomb en 1923, la Caisse Populaire en 1924,
rUnion Catholique des Cultivateurs (D. C. C.) en 1925.

* ...

L'agriculture robervaloise s'est vue depassee, en quantite et en qualite,
par la plupart des paroisses agricoies du camte. Plusieurs fabriques de fro
mage ont d'abord produit: celie du Cran et celle de Ia rue Menard, aux
lirnites de Ia ville, n'ont fonctionne que quelques annees ; par contre, celle
du Premier Rang et celle de l'Anse ne sont fermees que depuis quelques
annees. La seule fabrique qui demeure est celIe de Ia rue Gagne (alors que
Ia paroisse voisine, Saint-Prime, en a six). Elle fut tenue par Sylvio Paquet
et Gonzague Vezina de 1927 a 1941. A cette date fut fondee une coope
rative des produits laitiers, qui fit l'acquisition de la fabrique pour Ie beurre
et Ie from age. Elie termina sa premiere annee d'operations Ie premier
fevrier 194~ avec un succes encourageant. Aujourd'bui, son capital est triple,
avec 96 actJOnnaires et 62 patrons. Elle a cesse de fabriquer Ie framage, et
depuis deux ans, comme on dit, «tout Roberval mene au beurre ».

A vec sa vie laborieuse, lente, toujours 1a meme, il est difficile de deceler
q~elque change~e~t «historique» dans I'elernent rural depuis que la colo
nisation est termlOee. On observe seulement que la classe agricole s'est res-



treinte sans cesse. Le chef-lieu colonisateur et agricole est devenu une des
municipalites les moins agricoles du comte. Aujourd'hui, il nTy a pas plus
d'une quinzaine de familles dans les rangs superieurs du canton Roberval
(II, III, IV), peu propres a la culture d'ailleurs. (On a meme ferme recem
ment l'ecole du rang II.) La majorite des cultivateurs est done distribuee Ie
long des routes, en plus du Premier Rang; la route regionale, formant trois
rangs ( Anse, Saint-Dominique, Saint-Leon ou Cran) et la route de Pointe
Bleue.

Au point de vue paroissial, Ie grand evenement de la periode qui nous
occupe est la division en deux paroisses. Les procedures preliminaires eurent
lieu en 1930, dans un esprit plus serein que celui de 1905. La seule anicroche
que l'on releve fut Ie mecontentement de deux echevins exprime au conseil.
D'apres eux, c'etait Ie «manque d'entente 'I> qui amenait ce dedoubJement
et il en resulterait une « foule de divergences dans les affaires municipales,
scolaires et commerciales ~ (299). Dieu merci, cette Il foule» indesirable
ne se presenta pas et Ie temps se chargea de dissiper toute crainte et toute
vue trop etroite. Toutefois, en 1938-39, il se crea un mouvement dans Ia
ciasse rorale pour fane diviser en deux Ia corporation de «Roberval
paroisse ». Ni la viile, heureusement, ni Ie ministere des Affaires municipales
ne se montrerent complaisants.

La population globale etait, en 1930, de 3,500 ames environ. EUe avait
a peine augmente de 500 depuis dix ans et, chose plus etonnante, elle etait
inferieure de 250 a celle de 1905 ! Elle continua a ce rythme encore dix ans
apres Ia fondation de Saint-Jean-de-Brebeuf, puisqu'elJe ne franchit les 4,000
qu'en 1940. (U va sans dire que l'accroissement normal de Ia population
robervaloise durant la periode grise a profite aux jeunes agglomerations
urbaines du Saguenay : Chicoutimi, Arvida, Jonquiere, Alma, etc.)

Mgr Charles Lamarche etait eveque de Chicoutimi depuis deux ans.
Mgr Labrecque s'etait retire en 1927 apres trente-cinq ans d'episcopat. Quand
les huit martyrs jesuites du Canada furent canonises, Ie 29 juin 1930,
Mgr Lamarche etait a Rome. Les 4 et 5 aout suivants, i1 etait a Roberval
en visite pastorale et la division canonique fut annoncee quelques jours apres.
La nouvelle paroisse recrut comme titulaires saint Jean de Brebeuf et ses
compagnons.

La population de Saint-Jean-de-Brebeuf, c'est-a-dire de la partie nord
de RobervaI, fut d'abord desservie au college, a la limite de la nouvelle
paroisse. On hesita sur Ie site: on avait d'abord propose un terrain vers Ie
centre du quartier nord, rue Saint-Joseph (chez M. Arthur Guimond). Le
decret de l'eveque s'en tenait meme a ce choix. La majorite des francs-tenan
ciers se prononc;a ensuite pour les terrains de M. Simon Cimon, autrefois
d'Euloge Menard, a l'extremite nord de Ia rue Saint-Joseph.

C'est Ht que fut commencee, en 1931, la construction d'une egIise de
style Il gotbique) d'assez bon goth, de gout assez revolu aussi, aux traits
simples et reduits, revetue de granit rose de Roberval et surmontee d'un clocher
elance et de deux clochetons, tombes au cours d'une bourrasque il y a quelques
annres. L'interieur, divise par trois voutes sur croisee d'ogives, etait entiere
ment revetu de platre blanc, ce qui donnait a l'eglise une atmosphere sin
gulierement claire, avec ses immenses fenetres sans couleurs surajoutees.
BIle fut inauguree Ie dimanche 13 mars 1932, en meme temps que furent

**
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benis Ie Chemin de croix, vraiment pareit, belas ! a celui de Notre-Dame, et
une cloche de pres de mille Jivres, fabriquee en France, donnant Ie si bemol.
En 1935, la fabrique fit I'acquisition d'un carillon de trois cloches (fa, sol, la),
fabriquees a Annecy (France), don d'un paroissien. La paroisse, qui avait
profite des conditions tres avantageuses de la depression economique, ne
cessa de s'embelJir ensuite. Eile rivalisa de fierte avec la paroisse a1nee
pour s'amenager un parc entre Ia rue et Ie lac, ou it y avait une vieille maison
d'Euloge Menard. Le cure Georges Tremblay, qui vouait aux Saints Martyrs
canadiens un culte admirable, fit placer leurs statues dans ce parc en 1941.

L'abbe Tremblay, cure-fondateur de Saint-Jean-<le-Brebeuf, etait un
pretre assez ardent, idealiste, d'un devouement entier et franc. Ne a Saint
Gedeon en 1878, de Joseph Tremblay, cultivateur, et Emma Simard, it etait
de race conservatrice et sentimentale. II etudia et professa au Seminaire de
Chicoutimi et, apres trois ans de vicariat, it se crut une vocation plus par
faite et entra chez les Dominicains en juillet 1915, pour en sorti! en avril
1916. On Ie retrouve en 1917 aum6nier de la Federa tion Mutuelle ouvriere
de Chicoutimi, fondee en 1912. II fut cure de Tadoussac de 1918 a 1924.
II etait aum6nier a l'Hotel-Dieu de Chicoutimi quand il fut appele a la
gouveme de Saint-Jean-de-Brebeuf. La nouvelle paroisse ne comptait en
1931 que 1,783 ames, reparties en 307 families. Ces chiffres ont presque
double depuis.

M. Tremblay avait une fierte remarquable pour sa paroisse. Sa con
fiance envers les Saints Martyrs lui a valu des faveurs miraculeuses, dit-on.
II avait une predication toute theologique, et d'ailieurs il avait un talent
oratoire servi par une belle memoire. Nous n'oublierons jamais certaine
reunion paroissiale ou Ie bon cure, gracieusement requis de « reciter un
morceau~, debita d'un seul trait et d'une maniere poignante La mort du
chien de Fran~ois Coppee, qu'il tirait de ses lointains souvenirs de college.
II est mort a 71 ans, Ie 8 aout 1949, et il fut remplace par M. David Pelle
tier, cure actuel.

* * *
Dans la vieille paroisse, M. Georges Bilodeau fut cure neuf ans, apres

M. Paradis, qui etait tombe malade un matin, en revenant du college, en
1910, et s'etait eteint tres vite. M. Paradis, cinquieme cure de Notre-Dame
du Lac-Saint-Jean, fut inhume sous l'eglise, a cote de M. Girard, second
cure. M. Bilodeau, maladif, avait cette generosite et cette douceur caracte
ristiques des cerebraux. II donna sa demission apres la fondation de I'hopital,
en 1919, et fut remplace par M. Salmon Rossignol. II ne put occuper aucun
autre poste jusqu'a sa mort, en 1929. II fut enterre a l'H6tel-Dieu, a
Roberval.

Mgr Labrecque avait donne au cure de Notre-Dame du Lac Saint
Jean Ie titre de Vicaire forain en 1917.

L'abbe Rossignol, arrive Ie premier octobre 1919, eut une activite
assez. limitee. Comme il etait naturellement philosophe et theologien, une
doctrme parfaite emanait de sa chaire, et une certaine originalit6 de sa
personne. II tomba maIade en 1927 et fut remplace durant trois ans par
l'abbe Henri Fortier.

En mars 1931, M. Arthur Bourgoing, cure de Saint-Methode, depuis
plus de vingt aDS, res;ut la direction de la paroisse Notre-Dame, desonnais
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soulagee de la partie nord. Le chanoine Bourgoing s'est retire depuis peu
(1953), remplace par Ie chanoine Albert Tremblay, neuvieme cure. Sous ce
dernier s'est operee une autre renovation de la vieille eglise, qui a triomphe
des mauvais pronostics de I'epoque 1900 et qui defie encore les ans sous
sa fraiche toilette. En meme temps, I'eglise Saint-Jean-de-Brebeuf fut entiere
ment decoree a I'interieur.

Le 26 octobre 1947, fut benie, Ie long du chemin, a I'entree sud de la
ville, une statue du Christ-Roi du sculpteur Alfred Laliberte. A I'automne
de 1936, Ie vieux cimetiere de Notre-Dame fut desaffecte et 2,699 corps
furent transportes au cimetiere commun, dans Ie rang Saint-Dominique.

.. .. ..
En demier lieu, void les stalistiques municipales annuelles pour les

annres 1915 a 1940. C'est la periode stagnante de l'histoire de Roberval.
La courbe est presque horizontale : 3,000 au point de depart, Iegere flexion,
puis montee Ii peine sensible, pour attemdre 4,000 en 1940. C'est la muni
cipalite rurale qui est la plus stable, variant seulement de 1,100 a 1,300 en
chiffres ronds, durant cette longue periode.

Annee Paroiase. Vifle TOlal Annee Paroisse Ville Total

1915 t,118 1,897 3,015 1928 1,~2 2,275 3,337
1916 1,130 1,948 3,078 1929 1,131 2,440 3,571
1917 1,070 1,873 2,943 1930 1,131 2,407 3,538
1918 1,072 1,831 2,903 1931 1,371 2,573 3,844
1919 1,082 1,886 2,968 1932 1,271 2,575 3,846
1920 1,024 1,911 2,935 1933 1,271 2,591 3,862
1921 1,041 2,004 3,045 1934 1,271 2,586 3,857
1922 1,074 2,031 3,105 1935 1,302 2,598 3,900
1923 1,120 2,145 3,265 1936 1,302 2,691 3,993
1924 1,120 2,145 3,265 1937 1,302 2,612 3,914
1925 1,120 2,t67 3,287 1938 1,323 2,642 3,965
1926 1,062 1,991 3,053 1939 1,323 2,662 3,985
19'2,7 1,062 2,275 3,337 1940 1,323 2,748 4,061

En maniere de resume, void quelques chiffres recueillis a certains in
tervalles. (Le recensement de 1871 comprend 1a grande municipaIite
primitive. )

1858 - 130
1860 - 325
1871 2,467
1881 1,186
] 891 - 1,823
1901 - 2,593
1911 - 2,907
1921 - 3,045
1931 - 3,844
]941 - 4,457
1954 - 6,953 (population residente)
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Village et ville seulement :

1883 - 250
1891 - 783
1901 - 1,248
1911 - 1,737
1921 - 2,068
1931 - 2,770
1941 - 3,220
1951 - 4,897
1954 - 5,552 (population residente)

•
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CHAPITRE XVIII

L'HOTEL-DIEU SAINT-MICHEL

Le cure Lizotte, puis ]e cure Paradis avaient desire un hOpital aRoberval.
La population du Lac-Saint-Jean n'avait encore aucune institution de ce
genre en 1917. Leur successeur, M. Bilodeau, y reussit. Mais Ia fondation
de notre hopital est due arune de ces circonstances bien particulieres que 1'on
appelle providentielles.

En 1917, la mere et la samr du bon cure, qui restaient avec lui, tombent
malades. L'abbe Bilodeau pense alors aux Hospitalieres de Chicoutimi - if.
y pensait depuis sept ans. n s'adresse a la Superieure, qui lui envoie deux
tourieres. Elles passent six semaines au presbytere et se montrent si utifes
qu'on veut les retenir.

L'Hotel Commercial, passablement desaffecte depuis quelques annees,
appartenait (depuis 1915) a Proteau et Carrignan, commen;ants de biere
de Quebec. Situe aproxirnite de l'eglise et du presbytere, if attendait, semble
t-il, quelque bonne reuvre, comme certaines gens que Ie remords d'une vie
aventureuse incline vers les actions meritoires a la fin de leur vie. Le cure
explique cela a Mgr Labrecque, et Mgr Labecque n'autorise pas encore la
fondation, mais enfin il se declare pret a la faire. Le cure communique la
nouvelle a Ia Superieure de Chicoutimi. «QueUe chance pour cet hotel,
ecrit-il, qui a ete si longtemps I'Hotel-Diable de devenir l'H6tel-Dieu. ~
(4 octobre 1917). (Le mot est frappe a Ia medaille, comme M. Bilodeau
savait Ie faire, mais on aurait tort de Ie prendre ala lettre.)

Le 16 octobre, Mere Sainte-Madeleine, Superieure de Chicoutimi, et
deux de ses Sreurs se rendirent a Roberval, d'ou les deux tourieres ne par
taient plus. BUes furent r~ues chez les Ursulines, ou ron ne manqua pas de
faire les rapprochements historiques. On sait que les Ursutines et les Hospi
talieres de St-Augustin, arrivees a Quebec ensemble en 1639, y ont noUt~,

des les commencements, une amitie ... particuliere. Co'incidence nouvelle,
lorsque les Ursulines furent chassees de leur couvent de Roberval par l'in
cendie de 1919, eUes furent recueillies par 1es Hospitalieres, exactement
comme cela s'etait produit a Quebec en 1650. Dans cette demiere circons
tance les deux communautes avaient passe une convention, qui voulait qu'afin
« de preserver entre les deux communautes une union et une affection per
petuelles et indissolubles, il y aura toujours entre elles une entiere amitie, une
participation dans les biens spirituels et un mutuel echange de bons offices
et de prieres.» (300)

Le cure Bilodeau et Ie sherif Georges Levesque se rendirent aupres
de Gustave Proteau, aQuebec, negocier 1'achat de l'ancien Hotel Commercial.
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Le proprietaire ceda pour $5,000.00 cet immeuble qui en avail coCite cinq
fois autant, disait-on. Les fondatrices furent escortees de Chambord a Rober
val. Ie 24 mai 1918, allerent d'abord embrasser les Ursulines, puis se retrou
verent a l'eglise, au milieu de trente-deux pretres. Mgr Labrecque parla de
la charite. Elles furent conduites a l'hopital en procession, et avant d'entrer,
comme elles se prostemaient pour baiser Ie seuil, comme autrefois les
Ursulines, les assistants furent si impressionnes que Ie chant des psaumes
fut presque interrompu. Les six fonda trices, cinq robes blanches et une noire,
etaient: Mere Saint-Bernard, Superieure, Meres Saint-Eugene, Saint-Pierre,
Saint-Ignace, Seeurs Sainte-Julie, converse, et Marie-de-Ia-Visitation, touriere.
Quatre etaient originaires de la region de Chicoutimi.

'" '" '"
Le lendemain, 25 mai, Ie premier malade s'amena : DanaIs Truchon,

60 ans, ancien charretier, tuberculeux. Oui, tuberculeux: encore une cir
constance «providentielle », a cause du futur sanatorium. Et ancien char
retier au surplus: il reunissait les trois etapes de I'institution : hotel, Mpital,
sanatorium. La maison contenait a ce moment vingt-cinq lits.

Sans doute, la conversion de l'ancien hOtel en hopital n'etait pas tout a
fait, tout afait finie. Dans la chapelle, au rez-de-chaussee, Ie plancher montrait
encore les petits trous circulaires par ou s'alimentait Ie bar, naguere. Mais
qu'est-ce que cela faisait?

Les affaires temporelles relevaient d'un comite de fondation forme
d'un certain nombre de citoyens de la ville et de la paroisse. Le comite
ne put rencontrer toutes ses dettes, et apres une decade, les religieuses les
liquiderent en organisant une quete diocesaine.

La charite, de part et d'autre, faisait foi de tout. Des dons de toute
nature affluaient chez les religieuses : une vache de la part des Ursulines, un
vieux cheval de la part de Georges Marcotte, des gorets, de je ne sais qui, etc.
Les dames, de leur cote, etaient d'une aide precieuse pour la communaute.
Elles prirent l'habitude d'organiser chaque annee un banquet pour les malades
pauvres. Les Seeurs faisaient leur lessive dans Ie ruisseau Brassard et leur
repassage de nuit pour beneficier de I'electricite. Le cure Lizotte, toujours
plein d'habitudes charmantes, allait dire la messe a I'hopital de temps en
temps. La communaute avait trouve un pere et un grand ami dans la per
sonne du sherif Georges Levesque.

Le premier automne - circonstance «providentieUe» toujours - les
Robervalois se trouverent bien aises d'avoir un hopital lorsque l'epidemie
d'infIuenza ecJata. La « grippe espagoole », apportee dans la region par
un parti de militaires a la recherche des fuyards, fit rage au Lac-Saint-Jean
durant les mois d'octobre et novembre 1918. Le couvent et Ie college fer
merent. On lit, dans Ie Journal de l'Hotel-Dieu : «La grippe est tees maligne,
elle degenere en pneumonie. Les malades font du delire et sont tres difficiles
a soigner, dans ce sens que nous ne pouvons pas les laisser seuls bien long
temps, ils se levent. A part cela, iIs ont une puanteur extraordinaire.» (301)
n fallah des gardiens pour surveiller les malades en delire. Le 22 octobre,
une famille complete entra a l'hopitaI.

L'Hotel-Dieu restait une eeuvre de misericorde. II etait reconnu comroe
un refuge ou un hospice pour cas desesperes. Les malades de maladies acci
denteUes ne furent toujours qu'en petit nombre. Les malades qui Ie pouvaient
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allaient plutot a Chicoutimi au aQuebec, tandis que les vieillards, les infirmes
et meme les orphelins composaient la clientele stable du petit h6pital. Les
premiers medecins de I'h6pital, d'ailleurs, s'iJs n'etaient plus tout a fait
medecins de campagne, n'etaient pas tout a fait non plus des «medecins
d'hopital ». L'reuvre vivait donc difficilement et voila pourquoi les tourieres
partaient parfois en toumee de quete.

* * *
En janvier 1925, comme on parlait d'agrandir depuis longtemps,

Mgr Labrecque y donna son assentiment lars de sa visite a Roberval. Mais
de retour a Chicoutimi, il retira ses permissions. La Superieure resta an
goissee. « Cette pauvre Mere qui s'arrachait presque Ie creur et son besoin
pour menager et arriver a donner du necessaire a ses sreurs et a son h6pital,
en fit une maladie qui mettait reellement ses enfants dans la peine.» Voila
ce qu'ecrit I'annaliste de la communaute dans son langage tout simple. Alors,
que faire, puisque c'est trap petit? Renvoyer les vieux? Ah! non, « ren
voyer ces pauvres vieux, continue rna Sreur, cela fait saigner nos creurs. »
(302) Et pendant que «nous, nous sommes la a vivre serres dans nos
affaires ... » (303) Le mois suivant, Monseigneur leur remit les paroisses
du bas du Lac, jusque-la reservees a Chicoutimi pour la quete, et leur laissa
esperer un agrandissement quand elles auraient plus de fonds.

Un amendement a la loi de l'Assistance publique Mta cet evenement.
Le depute apporta I'octroi et les travaux commencerent la meme annee, 1925.
11 s'agissait de prolonger Ie plan de la partie principale, du cote nord, en y
absorbant l'aile de deux etages deja existante. Ces travaux finis, I'Mpital
formait, en 1926, un long rectangle reguIier, elargi de galeries, a trois etages.
L'agrandissement permit d'ouvrir un dispensaire pour l'Unite sanitaire que
l'on fondait en meme temps. Le Dr Constantin, attache a l'h6pital avec Ie
Dr H.-D. Brassard, depuis Ie debut, se rendit a Quebec et aux Etats-Unis
avant de procCder a l'installation materielle de cette Unite sanitaire, une des
premieres dans la province. Le Dr Philippe Savoie, arrive a Roberval Ie
18 decembre 1926 pour en prendre la directjon, terminait lui-meme un
voyage d'observation de trois mois aux Etats-Unis. Ce service regional,
comprenant aussi un inspectenr et deux infinnieres, avait pour mission prin
cipale de decouvrir les cas de tuberculose pulmonaire. On disait que Ie Lac
Saint-Jean etait Ie premier comte de la province a etablir ces c1iniques.
Le local fut termine a I'h6pital Ie 16 janvier 1927.

Par Ie meme agrandissement, Ie nombre des lits fut porte a cinquante
a l'hOpital proprement dit et a vingt-cinq a I'hospice. L'ou@age, fort rudi
mentaire jusque-Ul, fut enrichi.

* *
Par contre, les annres 1926 a 1928 sont res tees memorabies par l'en

vabissement des eaux. L'hOpital Saint-Michel, bali sur Ie bord immediat
du lac, fut aRoberval la premiere et Ia principale « victime » de la « tragedie
du Lac St-Jean 1> (qui fait l'objet du chapitre suivant). En 1926, comme
les industriels de la Grande Decharge mettaient leurs barrages a essai, la
cour arriere de l'hopital fut engloutie, l'eau envahit la cave, les portes inte
rieures ne fennecent plus, dilatees par I'humidite, et on chauffa a partir du
mois d'aoUt. La Superieure, Mere Sainte-Madeleine, rencontra Ie premier
ministre a Quebec, la compagnie de l'Isle-Maligne envoya ses ingenieurs
visiter I'h6pital, et tou t l'ete, note l'annaliste, « c'est Ie sujet des conversations
de t~ut Ie monde 1> (304). -



*
La grande maree aHiva l'annee suivante, en 1928. A la fin du mois de

mai, Ie lac avance dans Ie sous-sol, les dependances son t evacuees, les reli
gieuses penetrent dans Ie haut de la buanderie par une fcnetre ou monte une
echelle, se rendent au poulailler en chaland, les poules couveuses sont rendues
dans Ie grenier de l'hopital, les autres sont en pension en ville... M. Low
envoie des chaufferettes electriques et on fait fonctionner des pompes pour
chasser l'eau. Le 2 juin, Ie vent se met de la partie: 1a galerie arriere se
demembre, on barricade les fenetres. Le lac commence a baisser Ie lendemain.
Le printemps n'est pas moins joyeux. Les Sceurs pechent sur la galerie, on
reconstruit la petite etable, la compagnie indemnise liberalement ; M. Low
re~oit des fraises et des fleurs des bonnes reJigieuses, qui lui laissent entendre
qu'il en aura davantage quand leur terrain sera meilleur...

us perils les plus graves passes, c'etait l'heure des decisions. En 1929,
les Hospitalieres ferment leur Orphelinat de Chicoutimi. Celles de Roberval
sont sollicitees officieusement... Biles attendent Ie nouvel eveque, Mgr La
marche. II faut, coute que coute, s'accrocher a une nouvelle ceuvre, surtout
depuis qu'elles ont les pieds dans l'eau,

Mgr Lamarche est a Roberval Ie 15 janvier. Le cure, L'abbe Rossignol,
lui soumet Ie projet d'un orphelinat pour cent enfants. Le depute va voir a
Quebec quelle serait la part faite par Ie gouvemement. L'architecte J .-P.
Ouellet vient meme prendre ses esquisses pour la maison.

La communauti avait achete une terre dans Ie rang de Pointe-Bleue,
et sur les hauteurs, car on ne voulait plus de mouillage. L'eveque autorisait
I'etablissement d'un orphelinat sur cette fenne. C'etait a l'ete 1929 et it
conseilla a Ia communaute de se hater. A l'automne suivant, des pressions

***
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Les tractations reprirent au printemps 1927. Mgr Allard et Ie magistrat
Godbout, deux des commissaires speciaux pour les affaires de I'inondation,
vinrent loger a I'hopital Ie 10 maL Nomme par Mgr Labrecque comme
procureur des communautes et des presbyteres avec la Compagnie Duke
Price, l'abbe Jean Bergeron, vint enqueter a l'hopitaI, remplace bientot par
Mgr Eugene Lapointe. RobervaL craignait Ie pire, c'est-a-dire qu'on fermat
l'hopitaI, vu que les decisions se prenaient a Chicoutimi. « Quelques-uns nous
ont dit, ecrit modestement l'annaliste, qU'i! y avait toujours eu une espece de
petite rivalite entre les gens de Chicoutimi et ceux de Roberval. ~ (305) La
compagnie prenait et reprenait des mesures. On restaura la galerie d'arriere
et on commen9a un petit remblai temporaire pour l'automne et l'hiver. Au
printemps, suivant, Mgr Lapointe verrait « ce qu'il ferait de l'hopital» (306).
Transporter la batisse, on ne pouvait y penser, vu qu'elle avait dejo\ r~u

sept reconstructions ou renovations. Les religieuses et Mgr Lapointe lui
meme voulaient un remblai de deux cents pieds. Mais M. Low, agent de la
compagnie, croyait que c'etait « mettre de l'argent dans l'eau !:I' (307) (ll y
en avait deja beaucoup... ) II faut dire que ce bon monsieur Low avait une
peur instinctive de la grille et ne pouvait se resoudre 0\ venir parler seul a des
nonnes. II s'apprivoisa, cependant, et se montra «tout a fait gentil» envers
Ies religieuses, comme it l'etait avec tout Ie monde d'ailleurs. On construisit
donc un remblai de vingt-huit pieds de long au lieu de huit, on creusa les
caves pour les recouvrir de beton, et, Ie 12 novembre, les religieuses demena
geaient leurs conserves pour la troisieme fois.
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plus fortes ayant ete faites aChicoutimi, la mauvaise nouvelle arriva. « Cette
nouvelle nous transpen;a Ie creur de part en part », lit-on dans Ia chronique
de I'hOpital (3 novembre 1929). Chicoutimi avait dame Ie pion a Roberval
et obtenu des octrois pour un grand orphelinat. Non seulement l'h6pital,
mais l'orphelinat etait a l'eau !

* * *
Notre h6pital se contenta de cultiver sa ferme du rang de Pointe-Bleue,

en y faisant des ameliorations couteuses malgre des bilans peu encourageants.
L'orphelinat perdu, les religieuses continuerent de faire des neuvaines pour
trouver une reuvre. Elles songerent a un hospice pour vieillards. L'hOpital se
soutenait a peine et surtout iT eta.it insalubre depuis l'agrandissement du
lac. Maintes fois Ie conseil de ville et Ia Compagnie Saguenay Power, pro
prietaire des amenagements hydrauliques, furent pries d'intervenir. L'humidite
perrnanente affectait la sante du personnel.

L'heure du Sanatorium sonna en 1936. Le gouvernement versait des
octrois pour la construction de sanatoriums, encore tres rares. Par ailleurs,
I'Unite sanitaire constatait l'emprise de Ia tubercuJose dans la region. En
1930, par exemple, elle dec!ara 187 cas notoires. Les malades etaient gene
ralement hospitalises au Lac Edouard. Mais en 1936, it Y en avait une cen
taine a I'h6pital de Chicoutimi. Pour empecher l'aventure de 1929 de se
repeter, il fallait donc faire un coup de theatre.

Mgr Lamarche donna son autorisation en septembre 1937. Le contrat
de construction fut signe Ie 15 septembre. Les travaux commencerent Ie
5 octobre.

Le sort se montra favorable. Les entrepreneurs, de Montreal, etaient des
amis personnels de Mgr Lamarche. Mais Ie «genie 'i> de la comrnunaute,
Ie maitre de I'entreprise etait un moine de la Trappe de Mistassini, une per
sonnalite peu commune, particulierement en affaires, Ie Pere Samuel (dont
nous sommes surs de ne pas blesser la modestie en ecrivant ceci). Enfin Ie
climat de Roberval etait Ie plus favorable parmi tous ceux qui furent etudies
ailleurs par un specialiste des maladies pulmonaires.

Pour effectuer un emprunt, la communautc avait besoin d'un indult de
Rome. Le constructeur demanda a Monseigneur Ia permission de devancer
cette autorisation, prenant sur lui de financer l'affaire. L'eveque Ie lui
accorda et lui dit meme de se hater.

II se produisit quand meme une impasse. Une association regionale
de constructeurs, dont Ie bureau etait a Chicoutimi, avait seule Ie droit de
presenter des soumissions, d'apres un certain mandat. Elle demanda l'entre
prise, fit toutes les menees possibles ... La question fut tranchee par Ie Cardinal
Villeneuve, qui fit entrer dans cette association I'entrepreneur deja choisi.

Le premier corps de batisse fut beni Ie 5 juillet 1938 par Mgr Lamarche
en presence du Cardinal Villeneuve. Les deux ailes laterales s'eleverent deux
ans apres. Bati sur un pied moderne, Ie Sanatorium fut un succes et entraina
Ie renouveau de l'h6pital general lui-meme. En 1941, I'ancien hOpital aUa
se ranger tout d'un bloc derriere Ie Sanatorium.

Pour Ie recrutement de ses membres, la communaute a son juvenat, en
plus du noviciat, depuis 1944. On y a aussi cree une ecole de gardes-
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malades auxiliaires il y a 3 ans. L'hopital general occupe Ie second etage, et
Ie Sanatorium, les trois elages superieurs. La communaut6 a fonde l'hBpital
d'Alma en 1954.

Le Sanatorium renfenne 350 lits, I'hopilal, 125. La communaute com
prend 70 religieuses.

L'Hotel-Dieu Saint-Michel s'est incorpore au paysage robervalois. Entre
l'immense plaine bleue et la plaine verte, il deploie, aux portes de la ville, sa
masse claire si largement ouverte au solei! et aux vents du lac Saint-Jean.

•



CHAPITRE XIX

LA « TRAGEDIE DU LAC SAINT-JEAN»

On sait que Ie lac Saint-Jean draine un bassin de pres de 30,000 milles
carn~s, qu'il a un debit regula rise de 42,500 pieds cubes a la seconde a son
embouchure, que depuis Ie lac jusqu'a 30 milles en aval du Saguenay on
mesure une depression d'environ 315 pieds, tandis que ses grands tributaires
devalent eux-memes de nombreuses et colossales chutes, dont la plus remar
quable est celie de Val Jalbert. .. B.-A. Scott fut Ie premier a concevoir
l'immense richesse de potentiel electrique que contenait ce reseau bydrogra
phique incomparable. (ll prevoyait aussi, sans doute, Ia plus-value que Ies
pouvoirs hydrauliques du Saguenay allaient acquerir quand l'industrie s'en
emparerait.) Le premier developpement hydro-electrique, realise en 1926
seulement, a la Grande Decharge du lac, lui donna raison et cn~a Ie boulever
sement antitMtique qu'on va voir.

• • •
Le 22 juin 1900, Ie gouvernement de la Province de Quebec concedaH a

B.-A. Scott, pour Ie rnontant de $6,000.00, les forces hydrauliques de la riviere
Saguenay depuis la Chute a Caron jusqu'au pied de I'ile Maligne, avec une
penalite de $6,000.00 si I'acquereur ne faisait pas des travaux pour $1,000.00
dans l'intervalle de trois ans ; et aLouis-T. Haggins, les pouvoirs de la Grande
Decharge depuis l'ile Maligne jusqu'au lac Saint-Jean pour Ie montant de
$9,000.00, avec one penalite de $9,000.00 egalement a defaut d'utilisation
dans un delai de quatre ans. Un troisieme groupe de forces hydrauliques,
en aval du Saguenay, comprenant la Chute a Caron, fut cede a T.-L. Wilson.

Durant l'ete 1900, Ie Colon du Lac Sf-Jean rapporte que des travaux
d'estimatlon sont en cours a la Grande Decharge sous la surveillance de Scott
et de son ami Haggins, de New-York. Ces deux financiers debourserent Ies
$15,000.00 de surplus en 1903 et acquirent des Iettres patentes de leurs
proprietes au nom de la «Compagnie Oyamel ~. Cette societe, incorporee
en 1901, avait comme principaux actionnaires B.-A. Scott, L.-T. Haggins et
son pere, J.-B. Haggins, milliardaire d'outre-quarante-cinquieme.

Les titres passerent plus tard a une autre societe, egalement formee par
Scott, la Quebec Development, qui acheta les proprietes de la Oyamel Ie
28 janvier 1914. Les deux principaux interesses de cette seconde compagnie
etaient Sir William Price, Ie petit-fils du legendaire William Price, «roi du
Saguenay », et James-B. Duke, multl-millionnaire, president d'un trust ame
ricain (The American Tobacco Co). Le 8 avril 1914, un arrete ministeriel
permettait ala nouvelle compagnie d'eriger un barrage sur la Grande Decharge
et d'elever Ie niveau du lac Saint-Jean, «avec l'obligation de payer aux pro-
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prietaires riverains les dommages que ces travaux pouvaient leur causer ')
(308). Price Brothers avait commence la fabrication du papier a Jonquiere
en 1909, ajoute une usine aKenogami en 1912, et avait besoin d'un surplus
d'electricite. Avec la perspective d'une autre usine a Riverbend, it alIait
s'engager a acheter une partie de l'energie produite.

Durant les deux annees qui suivirent, la Compagnie « Quebec Develop
ment) proceda a 1'expropriation de terrains avoisinant la Grande D6charge
et aux travaux pr6liminaires : sondages, etude des niveaux, arpentages, etc.
En 1915, on fit Ie trace d'une branche de chemin de fer pour Alma, oil. la
compagnie tenait ses bureaux et un hotel.

En meme temps, l'opposition se faisait deja sentir. Quelques proprietaires
de Mistouk entrerent en proces avec la compagnie au sujet des indemnites
que celle-d offrait. Un inconnu coupa les deux cables d'acier que les entre
preneurs avaient suspendus au-dessus de la Decharge. Des cuItivateurs de la
region, avec Onesime Tremblay, de Saint-Jerome (jusque-la favorable aux
projets de Scott), prierent les gouvernements, provincial et federal, d'empe
cher la realisation d'un barrage qui inonderait les terres (1915).

La permission emise par Ie gouvernement en 1914 s'etendait a une
periode de cinq ans. Mais la Compagnie ne put, a cause de la guerre, pour
suivre ses travaux, et les ouvrages resterent en plans de 1916 a 1922.

En 1916, ron se rappelle que Scott demanda de nouveau Ie vote des
electeurs du comte pour entrer a l'Assembl6e legislative. II ne cachait pas
que son principal projet etait Ie harnachement des forces hydrauliques. (Le
gouvernement avait encore Ie controle des eaux du lac a ce moment.) Mais
comme Scott etait second candidat liberal sur les rangs, Ie vote majoritaire
fut partage et Ie candidat conservateur fut elu. L'A van/-Garde Ie denon~ait

comme speculateur dangereux...

Les negociations reprirent apres Ia guerre.

Le 12 decembre 1922, Ie gouvemement de la province accorde a la
Quebec Development Ie droit de faire un barrage du lac Saint-Jean au cout
d'environ $10,000,000.00 dans un Mlai de cinq ans. Cette convention don
nait aux interesses Ie privilege de relever Ie niveau du lac jusqu'au point 17.5
de l'echelle d'etiage de Roberval, privilege qui ne pouvait etre exerce que
deux ans apres Ie parachevement des travaux. De plus, ce meme privilege
devait etre ratifie en dernier lieu par Ie lieutenant-gouverneur en conseil, et
Ie delai de 24 mois pouvait etre abroge par lui.

Les travaux commencerent immediatement et se poursuivirent avec me
thode et celerite. En 1923, une voie ferree, branchee aux chemins de fer
nationaux a Hebertville-Station, fut poussee jusqu'au site des travaux et
trois ponts d'acier enjamberent Ia Petite et La Grande Decharge. En 1924,
Ia Quebec Development devint la Duke-Price. La Compagnie Price avait
obtenu Ie barrage du lac Kenogami en 1923, et Mcida, cette meme annee,
la construction d'une usine de papier a Alma, moyennant Ie developpement
des forces hydrauliques voisines. En 1925, elIe lan~a Ie William Price a
Pointe-Bleue. Duke mourut subitement cette annee-liL A ce moment, un autre
geant d'industrie prenait pied au Saguenay, a cote de la dynastie Price:
Aluminum Company of America. Cette compagnie joua un rOle decisif. Apres
la mort de Duke, elle acquit plus de la moitie des actions de la Duke-Price,
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et pour realiser ses immenses usines d'Arvida, elle comptait sur l'emmagasi
Dage des eaux du lac jusqu'au point 17.5.

La Compagnie Duke-Price obtinl, par un ordre en conseil sanctionne Ie
16 juillet 1925, Ie droit d'elever Ie niveau du lac a la marque 17.5, sans
condition de delai. En d'autres mots, la clause inseree dans Ie contrat de la
Quebec Development en 1922, a l'effet de ne produire I'exhaussement du lac
que deux ans apres l'amenagement du barrage, etait supprimee, les conces
sionnaires jouissant de tous les anciens privileges par ailleurs. Avant cet
accord, aucune compagnie n'avait Ie droit de fa ire depasser au Diveau du lac
la cote 7.5.

... * ...

Et en moins de trois ans, de 1923 a 1926, la troisieme grande usine
electrique de l'Amerique fut realisee. Elle s'elevait au milieu de la Grande
D6charge, sur !'lIe appelee Maligne a cause de son acces dangereux entre
deux gouffres OU se precipitait un courant de 40 milles a l'heure. Cette lie
est a huit milles en bas du lac et a deux milles en amont du confluent des
deux Decharges. La canalisation des eaux vers les 12 turbines de l'usine ne
cessita l'erection de 8 barrages, sur l'une et l'autre Decharges. Sa production,
bient6t portee a 540,000 c.-V., mit definitivement Ie Royaume du Saguenay
dans ce qu'on appelle un complexe industriel. Vne Iigne de transmission porta
immediatement Ia houille blanche a l'aluminerie d'Arvida et au moulin de
pulpe et de papier de Port-Alfred, dont la capacite fut doublee. Vne autre
Iigne de transmission s'envola dans la direction opposee, vers Dolbeau, qui
ouvrit son moulin apapier en 1927. Tout pres de l'usine, sur l'ile d'Alma, la
Compagnie Price ouvrit une troisieme manufacture. Enfin, toujours en 1927,
une forte quantite d'energie fut portee en permanence jusqu'a Quebec avec la
ligne de transmission construite par Shawinigan Power.

A l'encontre de ce prodigieux mouvement industriel, Ie barrage du grand
lac plat entraina la submersion des basses terres riveraines et, complique
par une crne surabondante en 1928, il dechaina un long et penible debat
entre les cultivateurs leses d'une part et Ie gouvernement provincial et la
Compagnie Duke-Price d'autre part. C'est ce qu'on a appele la «tragedie
du Lac St-Jean ).

Reprenons les faits. Avant l'eclusage, Ie Diveau moyen du lac etait
d'environ 7.5 sur l'echelle hydrometrique de Roberval. Les plus basses eaux
descendaient jusqu'a 3 sous 0 et davantage, et les plus hautes, au printemps,
allaient de 15 a 20. Mais l'inondation printaDiere n'empechait pas les bons
terrains riverains, en general, d'etre cultives au-dessus du point 10.

(La premiere echelle d'etiage, etablie en 1913 par ]a Compagnie
Quebec Development, etait fixee sur une base de pierre a In Pointe Scott.
Elle mesurait les variations du Diveau, Ie plus bas indique par Ie point 0,
Diveau moyen des basses eaux de la canicule. Lars de la surelevation du
lac, ces mesures furent transportees au quai de la ville, sur nne €chelle moins
rudimentaire, d'ou on fait encore la lecture du niveau deux fois par jour.
On prend aussi Ie niveau en d'autres endroits, mais l'echelle de Roberval
demeure de base.)

n est bien vrai qu'a plusieurs reprises les municipalites avaient demande
la regularisation du debit des eaux et leur retenue au moyen d'un barrage,
pour 1es besoms de la navigation. Mais on n'avait que faire de l'exces con
traire. Et ce n't~tait certes pas pour repondre aces vreux surannes que Ie
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gouvernement de Quebec, en 1925, donnait licence aux entrepreneurs de
l'ile Maligne quant au maintien des hautes eaux, mais bien pour satisfaire
aux interets de ceux-ci, et a ceux de quelques autres sans doute.

Au mois de juin 1926, la Compagnie Duke-Price touchait done la fin de
ses travaux et on COlllmen~a a endiguer Ie lac. Au debut de juillet, celui-ci
revint au niveau des grandes crues de saison, niveau qui fut maintenu autour
du point 15 tout l'ete. Le 21 aout, la compagnie donnait avis public d'une
demande d'autorisation transmise au ministere des Terres et Forets pour
parachever les barrages des D6charges et emmagasiner en toute saison les
eaux du lac, «dans Ie but de les conserver pour en regulariser Ie debit, et
d'assurer l'uniformite d'alimentation aux aqueducs et aux usines et la cons
tance des forces hydrauliques et aussi dans Ie but de developper de la force
electrique.» (309)

On commen~a a s'emouvoir. Dans la region, Ie ctebordement du lac sur
ses bords normaux crea un etat d'alerte. Le 9 juillet, un memoire fut adresse
au ministre des Terres et Forets, et Ie 21, une requete au premier ministre.
Le 27, une delegation de cultivateurs rencontra a Quebec Ie cabinet des
ministres, qui etait sympathique mais n'y pouvait nen. Le 30, a la suggestion
des ministres, Ie meme groupe proposa des reglements au gouvernement, mais
n'eut pas de reponse, meme apres deux nouvelles sollicitations au mois d'aout.
La Chambre de Commerce du Lac Saint-Jean rencontra un representant de
la compagnie Ie 29 juillet pour lui demander des explications; elle ne fut
guere rassuree et adressa une supplique au gouvernement a son tour.

* * *
A la faveur d'un vent du nord-est, redoutable a Roberval quand Ie lac

est eleve, les eaux battirent sur la ville, Ie 11 juillet, en faisant de grands
ravages. « Le quai en beton construit en arriere du college des RR. FF. Ma
ristes a ete entierement brise, rapporte Ie journal du lieu, et Ie brise-Iames a
l'entree du port a ete fortement endommage aussi. Plusieurs batisses qui
etaient construites au bord du lac ont subi aussi de gros dommages, par bris
ou demolition de leurs fondations. Un grand nombre d'embarcations sur Ie
rivage ont ete brisees.» (310) Les eaux entrerent dans le£ jardins et les
caves et les tuyaux d'egofits furent obstrues. C'est alors que la Compagnie
Duke-Price ouvrit un bureau, rue Marcoux, pour Ie reglement des dommages.
Des ingenieurs dresserent un plan detaille de la ville pour etudier les moyens
de protection a appliquer.

La compagnie employa aussi un fort personnel aux travaux d'estimation
et de reglementation des dommages realises ou possibles, sur tout Ie pourtour
du lac. Le ministere de l'Agriculture designa deux inspecteurs pour evaluer
les pertes subies par les cultivateurs. Plusieurs paroisses etaient atteintes,
surtout Saint-Methode. Une partie des terrains engloutis etaient ensemences
ou en foin. Cependant Ie niveau n'etait pas encore au point 16.

Les 17 et 18 septembre, une delegation fut r~ue par Ie premier ministre
Taschereau en presence des representants de la Compagnie Duke-Price, avec
une petition signee par des citoyens de tout Ie comte et contresignee par les
conseils municipaux. Les minislres entendirent les deux partis mais i1 etait
trap tard pour rien changer au statu quo. Le 21 septembre, un mois apres
avoir emis son avis, la compagnie re~ut du Conseil executif les pouvoirs
qu'elle demandait et dont elle avait commence d'user quatre mois plus tot,
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De nouvelles requetes furent produites al'automne, tandis que Ie debat
defrayait la chronique des grands journaux. A Roberval, Ie Colon, d'abord
hostile a I'emmagasinement, se reprit et mena une campagne d'apaisement.
La Chambre de Commerce locale se declara en faveur des droits concedes
it la compagnie et du maintien des eaux au point 17.5, moyennant des indem
nites. On chuchotait meme que certains petits proprietaires se felicitaient
d'avoir ete endommages et que ceux qui ne l'etaient pas I'eussent bien sou
haite, tant la compagnie se montrait liberale.

(En novembre 1926, elle avait deja paye $110,000.00 aux cultivateurs
affectes par l'inondation.)

Dans la publicite faite a la « tragedie », il y eut des erreurs et parlois des
exagerations. Des journalistes de Montreal rapportaient que les habitants
de Roberval grimpaient vers Sainte-Hedwidge et que les medecins se rendaient
a l'hOpital en canot. Un missionnaire de la Saskatchewan, ayant appris que
Saint-Methode disparaissait sous l'eau, vint y recruter des colons pour sa
region ( ... mais il repartit bredouille). D'autre part, il s'en trouva pour dire
que la «tragedie» qui se jouait n'etait qu'une «comedie ».

En verite, il est bien difficile de dire meme aujourd'hui quelle etendue
de bonne terre fut perdue par la submersion ou l'infiltration. A Roberval
meme, on estima en 1926 qu'une trentaine de lots etaient affectes ; davantage
a Chambord, Saint-Jerome, Saint-Gedeon et Saint-Prime; a Saint-Methode,
les deux tiers de la paroisse. Plus de 800 proprietaires eurent a reclamer,
dans Ie comre, et 8,000 acres, approximativement, disparurent sous l'onde.

* * *
La situation devait etre etudiee it la session parlementaire qui s'ouvrit Ie

11 janvier 1927. Le parti de l'opposition posa des questions. L'Honorable
Premier Ministre definit son attitude. TI declara tout net: «La Compagnie a
agi illegalement et sans droit, de la fa~on la plus iIlegale possible, inonde
les terrains des cultivateurs avant de les avoir acquis.» Une delegation du
Lac-Saint-Jean fut entendue Ie 10 fevrier, a laquelle Taschereau repondit :
«Nous nous sommes peut-etre trompes, mais nous avons cru bien faire. »
(311) Le ministre des Terres et Forets prepara et lut un memoire detaille de
toute l'affaire. Le debat se termina par l'adoption d'un bill creant une com
mission d'arbitrage composee de trois membres, devant sieger a Roberval
pour regler les cas litigieux. Cette meme loi legalisait implicitement la situation
de la compagnie.

A sa seance de mars, Ie conseil de ville de Roberval prit connaissance
d'une requete signee par les citoyens de la ville, y compris Ie cure et Ie depute
provincial, dans laquelle on demandait a la Compagnie Duke-Price d'entre
prendre immediatement des travaux pour proteger les proprietaires. On n'en
tendait pas retomber dans Ie mouillage de l'annee precedente.

Le triumvirat envoye par Ie gouvemement pour presider aux reclama
tions des inondes arriva it Roberval Ie 4 mal. Le president etait un avocat de
la Beauce, Arthur Godbout; les deux autres etaient Mgr J.-C. Allard, cure de
Sainte-Martine de Chateauguay, et Emile Gagnon, cultivateur de Chambord.
Le nota ire J.-A. Plourde, de Saint-Jerome, agissait comme secretaire. TIs
aUerent d'abord visiter Saint-Methode. Le 10 mai, une semaine apres leur
asserrnentation, les distingues commissaires se rendirent a leur local, a la
Salle Binet, pour ouvrir la premiere seance. Mais comme la salle n'etait « pas
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tout a fait prete» pour les deliberations, ils se transporterent au Palais de
Justice. Jls avaient juridiction pour tous les cas non encore reg]es qu'on vou
drait bien leur soumettre. Mais ils n'eurent pas beaucoup de succes. Deux
mois apres, Mgr Allard aHa reprendre son ministere. On lui nomma un rem
plali(anl. La commission reprit sa charge en 1928.

• * *
Puis on commen<;:a la construction d'une digue et d'un egout, toujours

aux frais de Duke-Price, dont Ie gerant a Roberval etait l'ingenieur Georges
Low. La ville n'etait pas facMe de recevoir de si bons traitements ; elle se
dotait du systeme d'egouts qui lui manquait, et une solide chaussee avec un
terre-plein allait border Ie lac et prolonger Ie niveau des cours arriere.
La Compagnie Gonnan et Peckham, de Montreal, reli(ut Ie contrat de l'ou
vrage, commence Ie 24 juillet 1927. Des constables de circulation firent la
garde jour et nuit. (Le besoin d'une digue Ie long de la ville n'etait pas nou
veau. La Chambre de Commerce du Saguenay avait deja etudie la question en
1916-17, et etait venue en pourparlers avec Ie depute Girard a ce sujet. La
guerre avait tue ce projet comme bien d'autres.) Au couvent, la compagnie
fit construire une superbe COur avanli(ant dans Ie lac. Mere Saint-Raphael
avait eu la precaution d'acquerir, pour la communaute, Ie lot de greve en pro
fondeur de son terrain (en 1901). C'est pourquoi la compagnie consentit
aprolonger de 100 pieds Ie terrassement qu'elle avait prevu. Elle refit aussi
la cour du college. L'hiver suivant, ce fut la restauration et Ie rallongement
du brise-lames.

* • *
Au mois de mai 1927, les elections provinciales avaient ramene Ie

gouvernement liberal au pouvoir avec Ie depute Emile Moreau pour Ie comte.
« Ce verdict, conclut Ie Colon, est une preuve qU'i] n'y a pas de « tragedie ~

du Lac St-Jean ; que la majorite de la population de notre region approuve
l'autorisation que Ie gouvernement a donnee a la Compagnie Duke-Price
d'exhausser les eaux du lac St-Jean et de Ie maintenir a un niveau eleve;
nous avons toujours pretendu que notre population y Mait favorable et ceci
confirme notre pretention. ~ (312)

Cependant une brochurette venait d'etre publiee: A nos compatriotes
de la Province de Quebec - La « Tragedie 1> du Lac St-Jean - Loyal expose
par Ie Comite de Defense des Cultivateurs leses. Ce comite representait 311
des cultivateurs endommages. Son president etait Onesime Tremblay, culti
vateur de Saint-Jerome, l'ame dirigeante et ardente du mouvement de pro
testation qui dura plusieurs annees, Cet opuscule, prepare Mtivement et
conli(u sur un ton patMtique, indiquait neanmoins la situation injuste faite
mix habitants et reclamait tout sirnplement la reddition des terres, et «que
les pouvoirs de la Grande Decharge soient exploites dans la mesure de ce
qu'ils peuvent rendre sans nuire a l'agriculture ». Ce nouveau cri lance a
la justice resta sans echo.

• • •
Au Royaume du Saguenay, encore une fois, une mutation industrielle

s'operait et les yeux se toumaient vers les nouveaux centres 6conomiques :
Dolbeau, Alma, Jonquiere-Kenogami, Arvida. Le chemin de fer d'un cote,
la ligne de transmission electrique de l'autre atteignirent Dolbeau des 1927.
De nouvelles villes faisaient leur apparition sur la carte regionale. Arvida
construisait la plus grande usine d'aluminium du monde, et deux nouvelles
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centrales a Shipshaw allaient en quelques annees porter Ie total des forces
electriques de la region a plus de 2,040,000 chevaux-vapeur. La construction
de la transmission de J'ile Maligne a Quebec entraina la reouverture de la
route des Lamentides.

* •
Mais l'acte central de la « tragedie » n'etait pas encore joue. II se pre

parail : l'hiver 1928 fut extraordinairement neigeux. La debacle fut suivie
d'inondations partout dans la province. Au milieu de mai, des pluies persis
tantes s'abattirent sur la region. Le 25, Ie niveau du lac depasse Ie point 20,
l'eau deborde dans la COur du college a Roberval et oblige deux familIes
voisines a deloger. Les estacades sur la riviere Mistassini sont rompues, les
billes emportees a travers Ie lac, plusieurs chemins sont envahis. Le 26,
21.5 pieds : Ie chemin de l'Anse est inonde, des granges sont baignees, des
hommes surveillent Ie chemin de fer, dont la chaussee emerge encore. Le
quai est a deux pieds sous I'eau et on commence a naviguer en cbaland
dans la ville. Le 28, 23 pieds ! Les automobiles ne cicculent plus ou presque,
quelques familles demenagent, Ie chauffage est paralyse au college et a
l'b6pital, la rue principale est sUbmergee avec la rue Notre-Dame et la rue
Arthur. Les autorites etablissent un service de secours. Le 29, l'eau atteint
Ie premier plancher de l'hOpital et 1'on se dispose a transporter les malades au
college. Le 30, 23.5 pieds! La ville est isolee: les convois du cbemin de fer
sont arrete-s, Ie telephone et Ie telegraphe, rompus. Des employes de Ia Com
pagnie Price font la drave sur la rue Saint-Joseph, car des billots sont 6cboues
un peu partout. Le 31 mai, 23.7 pieds! S'il s'eIevait un vent du nord-est,
Roberval serait foutue. Pendant que Ie Perreault s'avance dans Saint-Methode
meme pour rescaper quelques families percMes dans les greniers, un soupic
de soulagement parcoun les journaux, car Ie lendemain, Ie lac a commence
de baisser.

A la Grande Decharge on avait leve toutes les pelles, mais un peu trap
tard. La Petite Decharge resta fermee pour eviter un mal plus grave: elle
etait rempJie de bois destine ala pulperie de Riverbend et la masse des billots,
emportes par Ja force du courant, serait allee s'abattre, craignait-on, sur Ie
village d'Alma si on avait ouvert les voies.

Le premier juin, les eaux debordees commencerent ase retirer. A Rober
val, preuve que la population n'etait pas trop affectee, on fit la fete des arbres
comme si de rien n'etail. C'est Ie vieux cure Lizotte qui benit les arbustes en
presence du ministre des Terres et Forets et des dignitaires. La fanfare de
Vauvert etait venue faice ]a musique.

Le lendemain, 2 juin, une bourrasque du nord-est vint rappeIer a nos
gens que leurs tribulations n'etaient pas finies. Les Robervalois furent re
veilles par Ie fracas des vagues. Le pauvre hopital resista non sans angoisse
aux larmes qui venaient claquer sur les murs d'arriere. Une equipe d'hommes
fut depechee pour al1er barricader les fenetres du rez-de-ehaussee. Une
partie de la galerie fut arrachee. Les religieuses songerent al'evacuation, elles
en avaient la permission des autorites du diocese, mais elles s'occuperent
plut6t a calmer les malades. E1les avaient attache des medailles a chaque
fenetre et elJes priaient avec les ma]ades. Dans l'Anse, la voie ferree se brisa.
Le bureau du Telephone Centre fut abandonne d'urgence par l'operatrice prise
de peur. Mais la tempete fut breve et l'eau continua son retrait.



Cette inondation restee celebre, qui ne pouvait rappeler que celle de
1876, fit redoubler les reclamations, on Ie devina bien, et donna un surcroit
de publicite ala « tragedie du Lac St-Jean ). A la fin de 1927, la Compagnie
Duke-Price avait deja verse plusieurs millions en indemnites. En 1928, Ie
gouvernement octroya $25,000.00 au comte, dont $1,500.00 a l'H6teI-Dieu
Saint~Michel. Durant 1'ete, les rues de notre ville furent renivelees et repavees.

Stll est vrai, comme on l'a dit, que certaines families furent ruinees au
mepris du droit et qu'une portion de sol fertile disparut - capital non in
demnisable - la « tragedie 1> a perdu, apres un quart de siecle, son aspect
tragique. Depuis l'erection de nouveaux barrages au lac Manouan et aux
Passes Dangereuses, sur la riviere Peribonka, suivie, ces dernieres annees,
de la construction de deux centrales Sur la meme riviere (Chute-du-Diable et
Chute Savane), comme l'avait reve Dubuc, Ie controle des eaux du lac n'est
rien moins que tragique, et il n'est plus question, d'ailleurs t de la cote 17.5,
son niveau variant entre 10 et 15. La vraie tragedie etait peut-etre dans la

A la session parlementaire de 1929, les deputes de l'opposition revinrent
a la charge avec l'affaire du lac Saint-Jean. Nouvelles interrogations et
nouvelles reponses, plus ou moins satisfaisantes. Puis commencerent une
suite de proces en Cour superieure de Roberval, intentes, soit par Duke-Price
Power contre les recalcitrants, soh par les cultivateurs leses eux-memes. Ces
proces attiraient des foules au Palais de Justice. La premiere cause, dans
laquelle Ie demandeur etait un cultivateur de Saint-Prime, fut ouverte Ie
18 fevrier 1929 et dura une semaine. L'abbe Jean Bergeron, missionnaire
colonisateur, porta temoignage en faveur de l'agriculture. Le temoin suivant,
un cultivateur de Roberval, s'evanouit en entrant dans la boite... Le jugement
donne pour cette cause typique n'accorda au demandeur que Ie quart des in
demnites qu'iJ exigeait. n en appela a la Cour du Bane du Roi, qui rejeta
son appel. D'autres termes speclaux de la Cour furent tenus en 1929, ainsi
qu'en 1930 et 1931.

Le Comite de Defense des Cultivateurs leses, invincible, avait refuse
1a juridiction de la commission d'arbitrage instituee par Ie gouvernement.
Mal lui en prit, car, en general, les jugements rendus a Roberval suivaient
l'exemple du premier: ils maintenaient les ofEres offertes par la compagnie
ou leur fixaient un montant inferieur. Quand Ie premier ministre Taschereau
fut sollicite pour creer un nouveau comite d'arbitrage, la compagnie s'y
opposa. En fait, la majorite des cas s'etaient reg1es a l'amiable. Le malheu
reux Comite de Defense, qui n'avait pas cesse de travailler, n'eut plus qu'a
payer 1es dettes qu'il avail contractees. La « tragedie 1> eut d'autres reper
cussions isotecs, elle en aura peut-etre encore. Duke-Price, et son successeur
Saguenay Power, se sont habitues aux reclamations.

Et 1es artisans du nouveau Saguenay? Sir William Price fut englouti
dans un eboulis aKenogami en 1924, pendant qu'on poursuivait les travaux
de l'ile Maligne. Duke mourut subitement l'annee suivante. B.-A. Scott
mourut en 1928, l'annee des grandes eaux. L.-T. Haggins mourut a New
York en 1929. Enfin, celui qui representa la compagnie a Roberval de 1926
a 1932, Georges Low, apres avoir perdu sa fille et sa mere et essuye d'autres
revers, fut trouve pendu dans sa remise a Montreal en 1933.

'"

'"

'"

'"

'"
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cession definitive et a viI prix de richesses hydrauliques que la Province
possedait.

La «tragedie du Lac St-Jean », qui a fait verser beaucoup d'encre,
beaucoup d'argent, ... et beaucoup d'eau, est enCOre trap recente pour qu'on
puisse lui porter un jugement definitif. Des interets de toute nature ont joue
dans les coulisses.

Quant a Roberval, Ja ville, apres s'y etre trempee deux fois, en retira
des avantages materiels Dotoires, et les pertes agricoles furent minimes. Le
seul regret tut de n'en pas retirer davantage au point de vue industriel, ce
profit allant a d'autres parties de la region.

•





CHAPITRE xx

PHASE NOUVELLE

CONCLUSION

Dans notre Roberval, on observe, depuis environ quinze ans, une muta
tion decisive. La petite ville s'est agrandie, de nouveaux noyaux de vie y ont
pris place, et, de 1939 a 1954, sa population globale est passee de I'ordre
de 3,000 a celui de 7,000. n faudrait remonter aux plus belles annees de la
periode rose pour rencontrer semblable effervescence, et peut-e,tre n'en
rencontrerait-on pas.

Une hausse rapide du niveau de vie et du chiffre de 1a population a ete
observee, d'ailleurs, dans toute 1a region sagueneenne, qui a profite particu1ie
rement de la prosperite economique de 1a periode de ]a derniere guerre.

En 1944-45, la ville fit dessiner des plans pour l'ouverture de nouvelles
rues et une grande extension future. En 1945, la refection de 1a route re
gionale amena, dans les Iimites de la ville, l'ouverture du boulevard Marcotte,
a l'ecart de la ville habitee jusque-Ia. Le signal etait donne: resserree depuis
toujours entre Ie lac et la voie ferree, la ville sauta cette limite et rejoignit Ie
boulevard d'un bout a l'autre. Ceci amena I'ouverture de plusieurs rues
secondaires, surtout au nord, dans la paroisse Saint-Jean-de-Brebeuf. En
1946, on posa des numeros aux maisons. En 1946 encore, Ie conseil fit
adopter par un vote public plusieurs reglements importants: construction
d'un aqueduc, de trottoirs, de canaux d'egouts, reparations de rues, etc. En
1948-49 fut construit Ie nouvel aqueduc, puisant l'eau au ruisseau Ouellet,
aVal Jalbert.

Un service d'autobus fut mis sur pied pour la ville. En 1946 s'ouvrit un
tMatre-cinema, bientot suivi d'un autre, plus grand. En 1948, on jeta Ies
bases d'un poste de radio, qui prit place sur Ies ondes Ie premier juin 1949.
(C'etait Ie troisieme poste dans Ie district du Saguenay, apres Chicoutimi
(1933) et Jonquiere (1947). Malgre un ruineux incendie en 1952, Ie
poste CHRL a conquis la popuJarite et s'est c1asse parmi 1es bons postes
prives de 1a province. En 1954, La «Voix du Lac St-Jean" a porte son
emetteur de 250 a 1,000 watts. En 1951, on reussit a creer une fanfare,
comme aux temps les plus actifs de notre histoire locale: 1887-88 et 1907-08.

* * *
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La Commission scola ire de la ville a enregistre, ces dernieres annees, nne
crise qui n'est pas encore revolue, crise amenee par des besoins anciens et
nouveaux, dans Ie quantitatif comme dans Ie qualitatif.

L'Academie Notre-Dame commen~a d'attribuer des certificats d'etudes
en 1932 pour les eleves de 6ieme et 7ieme. C'etait Ie debut d'une evolution
dans Ie classement des €leves et dans les programmes eux-memes. «Chez les
Reverendes Dames Ursulines, c'est toujours parfait~, comme disait l'inspec
teur Boily dans son rapport semestriel de 1935, mais chez les gar~ons ce fut
toujours plus cahoteux, plus complique. L'idee d'un pensionnat n'avait pas
ete abandonnee, desormais eUe renverserait tous les obstacles.

En 1936, la Commission nourrit Ie projet d'un pensionnat-externat
dispensant des cours d'arts et metiers. «Attendu qu'il est indispensable a la
jeunesse etudiante de la Ville de Roberval et des environs qu'un systeme d'en
seignement plus etendu et plus complet soit immediatement inaugure. ~ (313)
L'inspecteur Edouard Boily, fidete ii Aristote qui de£inissait l'homme cornme
un animal ayant une tete et deux mains, cultivait toujours son reve de joindre
a I'enseignement livresque l'enseignement manuel, qu'il soit agricole ou tech
nique, ou du moins des disciplines corporelles. En 1937, on se fixa sur ce
but general: «relever Ie niveau des etudes 1> (314) au moyen d'un pen
sionnat. Les commissaires avaient trouve en la personne du cure de Saint
Jean-de-Brebeuf, M. Georges Tremblay, un intrepide tenant de cette cause.
M. Tremblay s'en fut a la recherche d'une cornmunaute, car il est entendu
qu'on voulait des pretres a la direction du furor college.

Apres une requete publique deposee chez Mgr Lamarche, celui-d au1O
risa la Congregation de Sainte-Croix a ouvrir un pensionnat a Roberval. Les
Freres Maristes comprirent qu'on les remerciait, mais Ie statu quo fut main
tenu pour un an, en 1938, pendant qu'on poursuivait les pourparlers avec
Sainte-Croix. On prepara une convention pour obtenir dix religieux avec
un pretre comme superieur, Ie cycle d'etudes ne depassant pas la IOieme
annee au debut. (En 1938, quelques eleves se rendaient a la lOieme.) En
1939, la Congregation de Sainte-Croix s'y refusant, la Commission scolaire
entra en contact avec les Clercs de Saint-Viateur a Joliette. Ceux-ci accep
terent une convention qui les engageait aouvrir un pensionnat dans l'edifice
existant, esperant pouvoir cooperer par la suite a rerection d'un nouvel
edifice. Comment ne pas se rappeler iei la demande que Ie cure Lizotte avait
faite aux Viateurs en 1882?

Un groupe d'anciens eleves des Freces Maristes fuent circuler nne
requete dans 1a ville pour retenir cette derniere communaute, qui y travail
lait depuis quarante-deux ans. Les Maristes accepterent de bonne grace de
se retirer, comprenant qu'on voulait fonder un pensionnat, classique ou
autre, et ne pouvant faire face eux-memes ii une teUe perspective, tant du
point de vue financier que du point de vue personnel, et avec d'autant plus
de raison que certains avaient intrigue pour parvenir a ce resultat.

Le 21 aout 1939, Ie Pere Philemon Trudeau et les Preces Arthur Rioux
et Emile Levesque arriverent aRoberval pour prendre la direction du college
avec dix autres religieux. Les Viateurs furent accueillis avec empressement
et 1a solide equipe du debut produisit l'impression la plus favorable. Le
college etablit dix classes, que se partageaient quelque trois cents 61eves
externes. Le pensionnat, en effel, n'ouvrit que l'annee suivante, et non sans
beaucoup de peine. « Le cure Tremblay est vainqueur ~, rapporte-on (315).
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On reussit a amenager un dortoir dans la maison et a y annexer une cuisine
refectoire, et une cinquantaine de pensionnaires furent admis. Le cours se
rendait alors a la 12ieme annee.

La construction fut retardee, en particulier par la guerre. On continua
de parler ecole technique, college c1assique, etc. Quatre classes de bambins
logeaient dans la maison voisine, la It Sorbonne », d'autres dans les salles
paroissiales : a Saint-Jean-de-Brebeuf depuis 1947 et a Notre-Dame depuis
1949, et meme une dix-huitieme classe dans nne maison particuliere en 1950.

Le grand pensionnat dont on pariait depuis si 10ngtemps s'6leva enfin
en 1947-48, dans la plaine deserte, a1'ouest du boulevard Marcotte. li etait
construit conjointement par les Clercs de Saint-Viateur, la Commission sco
Jaire et Ie gouvemement provincial. A partir de mars 1947, deluge de chiffres
au secretariat de la Commission. On commen~a a parler de deficit en de
cembre 1948. Les depenses excooaient les estimes, et la Commission scolaire,
dans 1'impossibilite de rencontrer ses obligations, exprima elle-meme Ie desir
de passer sous la tutelle de la Commission municipale de Quebec. Des bruits
malveillants coururent dans Roberval qui attendait toujours. En fevrier 1950,
la nouvelle que 1'on apprehendait fut annoncee officiellement: Ie beau
college du boulevard, achete par Ie gouvemement, deviendrait un hospice
pour dements I A la suite de « difficultes financieres imprevisibles l>, essayait
de preciser Ie journal (316).

Et Ie probleme scolaire retombait, plus grave, sur les bras des maIheu
reux commissaires. lis convinrent avec Ie gouvernement de construire deux
ecoles paroissiales de dix classes et d'agrandir Ie college central. Les deux
ecoles, confiees aux Ursulines, soulagerent Ie college, qui fut rallonge du
c6te nord en 1951-52, de fa~on a pouvoir loger cent pensionnaires en plus
des extemes. Les Viateurs y re~oivent de la 5ieme a la 12ieme scientifique.

La Commission scolaire rurale, pour sa part, a charge de neuf ecoles,
dont deux sont doubles.

* * *
De son cote, I'Hopital Sainte-Elisabeth, puisqu'il faut l'appeler par son

nom, fut amenage suivant de nouveaux plans. Commence comme college en
1947, il ne fut termine comme hopitaI qu'a 1'ete 1952. Le ministere de la
Sante reussit a confier l'ceuvre aux Petites Franciscaines de Marie. L'Hopital
Sainte-Elisabeth servit surtout a decbarger Saint-Michel-Archange, a Quebec,
et Saint-Jean-de-Dieu, a Montreal. Les dements qui sont internes a Sainte
Elisabeth sont dans la categorie des incurables non furieux (arrieres men
taux). Leur regime est Ie plus humain possible. Ce n'est pas une sorte de
prison plus ou moins abrutissante, comme on est porte a Ie croire, mais un
hopitaI, muni de son Iaboratoire, de sa salle d'operation, de sa pharmacie, etc.,
et un foyer communautaire ayant ses salles communes, son auditorium, une
belle chapelle, ses ateliers, etc. Les malades sont au nombre d'environ 800
presentement, et les reiigieuses, au nombre de 34.

• '* •
Notre boulevard Marcotte a donc ouvert la voie au nouveau Roberval.

Une dizaine de garages ou de vendeurs d'essence... et d'automobiles ont pris
place a toutes les intersections, comme il fallait s'y attendre. Des maisons
aux couleurs claires, quelques bungalows, se sont alignes peu a peu sur les
rues nouvelles.
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Le Bureau de Poste tombe sous Ie pic du demolisseur en 1953, avec
son joli cadran, un autre edifice Ie remplace en 1954-55, et son voisin, Ie
Palais de Justice, plus vieux et plus sage, se restaure, sauf la nouvelle prison
qui lui est annexee. (II y a un bureau de poste dans Ie quartier nord depuis
1932.)

L'entreprise municipale la plus audacieuse fut I'aeroport. n y avait bien
la base aerienne du lac, mais a deux reprises au moins, en 1931 et 1940,
la ville s'etait recommandee au gouvernement federal pour l'etablissement
d'un aerodrome. L'imporlance de plus en plus grande de l'aviation, surtout
pour les regions nouvelles du Nord quebecois, on n'avait plus a en con
vaincre nos ediles. En 1953, la ville achete un terrain au Premier Rang, la
piste prend forme en 1954, et en octobre, Ie gros Canso vient l'inaugurer.
C'est la demiere, jusqu'a present, des grandes entreprises qui jalonnent
la phase nouvelle dans laquelle Roberval semble s'etre engage.

'" '" *
Sans doute il est encore eloigne Ie jour ou Roberval sera ce qu'on

appelle une ville industrielle. Cela est-il si urgent? dira l'autre... Petite cite
canadienne-franc;aise harmonieuse, jalouse de ses institutions, habitee par'
tous les metiers et toutes les professions, proprette ct belle, respirant
l'aisance...

Mais Roberval est aussi different, aujourd'hui, de la ville naissante de
1903 que du vigoureux village de 1883 et de la pauvre paroisse missionnaire
de 1860. Apres avoir donne Ie braille a la colonisation des bords du lac
Saint-Jean, Roberval a continue de battre la marche en creant la premiere
« ville:) de cette region. A l'epoque 1900, Roberval etait la tete du Lac
Saint-Jean et n'avait de rivale que Chicoutimi, 11 l'autre extremite du chemin
de fer. Puis Ie reste de la region a pris sa mesure, I'industrie est venue, d'autres
villes sont GeeS et notre Roberval s'est aperc;u qu'il n'y avait plus de centre
unique. C'est apres avoir chemine de longues annees sans changement d'en
semble qu'un certain essor nouveau s'est manifeste, depuis la demiere guerre.

II est indubitable que Roberval s'est « urbanise ». Sur une population
actuelle de 1,186 familIes, il n'y a que 118 cultivateurs, cbiffre minimum
depuis l'epoque la plus reculee. Les « professionnels » etant au nombre de 47,
tous 1es autres chefs de famille sont des salaries. II faut done que Ie com
merce et la petite industrie (bois surtout) soient restes actus, en plus des
services administratifs et hospitaliers.

• •
Le vieillard ne parle pas de la civilisation nouvelle avec optimisme.

II trouve que les qualites de courage, de patience, d'abnegation, d'economie,
de travail, qui ont permis aux premiers de vivre et de laisser un patrimoine
sont emoussees. (ll y a d'ailleurs d'autres vertus, intellectuelles, sociales, que
Ie present commande de cultiver... ) Le vieillard, temoin de la vie des
pionniers, s'etonne sans cesse du confort, de la facilitc, de la diversite en
tout: travail, nourriture, loisirs, etc. .

Le travail, la distance, Ie temps ne sont plus effrayants. Au point de
vue intellectuel, une plus grande etendue de connaissances. II n'y a plus
d'analphabetes mais Ie niveau moyen reste primaire et les chances meilleures
de progres intel/ectuel ne presentent pas encore de resultat general. On
s'apen;oit, cependant, de l'importance sociale de l'education et de l'instruc-
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tion. Au point de vue spirituel, la coupure entre la foi et la vie s'accentue,
la religion tend adevenir une chose apart chez un bon nombre. Les croyances
traditionneUes restent fortes, mais elles s'etiolent acause de la materialisation
acceh:~ree. Au point de vue des mceurs, Ie decalage est aussi marque que sur
l'echeUe materieUe. Sans doute la gangue de superstition et de jansenisme
qui entourait la morale de nos peres s'est-elle desserree, mais celle-{;i n'a
pas gagne en lumiere, n'a pas eclaire ses fondements, avec ce resultat que
son equilibre est menace...

Le colon, hardi et solitaire, a passe. n demande a son successeur de
b~tir la cite sur la place qu'il a ouverte. Le soleil a lui sur sa pauvrete, sa
sirnplicite et son labeur, et maintenant il veut luire sur ce monde nouveau,
charge d'interrogations.

•
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A. -LISTES

I - Les cures de Roberval

Paroisse NOire-Dame du Lac SI-Jean:

Augustin Bernier (1860-1863)
Prime Girard (1863-1871)
Fran~ois-Xavier Delflge (1871-1878)
Joseph-Ernest Lizotte (1878-1900)
Joseph-Georges Paradis (1900-1910)

Paroisse St-Jean-de-Brebeuj.

Georges Tremblay (1930-1949)

IT

Georges Bilodeau (1910-1919)
Salmon Rossignol (1919-1931)
Arthur Bourgoing (1931-1953)
Albert Tremblay (1953- .... )

David Pelletier (1949-

Conseil municipal

1859-- ?
1863--Prime Thibeault, maire

Octave Boivin
Ferdinand Lepage
Rene Tremblay
Thomas Duchesne
Thomas Fortin
Celestin Boivin

1864-Abraham Lapointe, maire (15 fev.)
Jean-Baptiste Potvin, maire (4 juil.)
Hubert Villeneuve
Chrysostome Boivin
Ovide Bouchard
Eu!oge Menard
Hubert Tremblay
Denis Boivin

1866--Jean-Baptiste Potvin, maire
Celestin Boivin
Protais Guay
Thomas Jamme
Louis Allaire
Thomas Duchesne
Joseph Tremblay

1868--Jean-Baptiste Parent, maire
Jean-Baptiste Potvin
Celestin Boivin
Job Bilodeau
Louis Marcoux
Protais Guay
Charles Boivin

1870--Jean-Baptiste Parent, maire
Joseph Potvin
Ephrem Brassard
Uandre Girard
Charles Parent
Stanislas Morris
Thomas Larue

] 872--Euloge Menard, maire
Fran~ois Bernier
Israel Boivin
Jeffrey Potvin
Joseph Villeneuve
Pierre Paradis
Jean-Baptiste Parent

1873--Sylvestre Bouchard, maire
Hubert Villeneuve
Fran~ois Bernier
Israel Boivin
Jeffrey Potvin
Thomas Jamme
Theodule Bolduc

1875--Sylvestre Bouchard, maire
Ephrem Brassard
Charles Boivin
Thomas Jamme
Thwdule Bolduc
Remi Tremblay
Joseph Dumais

187S--Jean-Baptiste Parent, maire
Raymond Oirara
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Pierre Paradis
Joseph Potvin
Ovide Bouchard
Hyppolile Dufour
Alphonse Marcoux

Secrilaires-Trboriers:
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1881-Fran~ois Bouchard, maire
Protais Guay
Telesphore Pilote
Pierre Desbiens
EJzear Donaldson
Leufroid Paradis

Thtodule Bolduc
Guillaume Gauthier dit Larouche

(15 oct. 1863)

Theodule Bolduc (1864-1869)
Israel Dumais (1869)
L.-Eucher Otis (1870)
Jsrael Dumais (1871-1886)

Consei/ municipal de La paroisse de Roberval, de 1883 a 1903.

1883-Telesphore Pilote, maire
Octave Boivin
Remi Tremblay
Elzear Guay
Theodule Villeneuve
Leufroid Paradis
Jeffrey Potvin

1884--0mer Martineau, maire
Fran~is Girard
Alexandre Villeneuve
Octave Boivin
Remi Tremblay
Leufroid Paradis
Jeffrey Potvin

1885-Omer Martineau, maire
Benjamin Girard
Alphonse Parent
Fran~is Girard
Alexandre Villeneuve
Octave Boivin
Remi Tremblay

1886-Omer Martineau, maire
Edmond Girard
Elzear Fortin
Benjamin Girard
Alphonse Parent
Fran~is Girard
Alexandre Villeneuve

1887-Joseph Potvin, maire
Alphonse Bourget
Ephrem Brassard
Edmond Girard
Elzear Forlin
Benjamin Girard
Alphonse Parent

1888-Joseph Potvin, maire
Alexis Levesque
Uphirin LaJancette
Alphonse Bourget
Ephrem Brassard
Edmond Girard
Etzear Fortin

1889-Joseph Potvin, maire
Luc Simard
Hennel Girard
Alexis Levesque
zephirin LaJancette
Alphonse Bourget
Ephrem Brassard

189O---C6saire TremblaY', maire
Benjamin Girard
Ephrem Brassard
Luc Simard
Hermel Girard
Alexis Uvesque
zephirin Lalancette

1891-Cesaire Tremblay, maire
Auguste Pelletier
Pascal Lavoie
Benjamin Girard
Ephrem Brassard
Luc Simard
Hermel Girard

1892-cesaire Tremblay, maire
Charles Boivin
Joseph Martel
Auguste Pelletier
Alexis Villeneuve
Benjamin Girard
Ephrem Brassard

1893-B.-A. Scott, maire
Jerry Guay
Ferdinand Harvey
Charles Boivin
Joseph Martel
Auguste Pelletier
Alexis Villeneuve

i894--B.-A. Scott, maire
Charles Boivin
Auguste Pelletier
Ferdinand Harvey
Jerry Guay
Joseph Villeneuve
Joseph Martel

1895-B.-A. Scott, maire
Raymond Girard
Pascal Lavoie
Jerry Guay
Ferdinand Harvey
Joseph Villeneuve
Auguste Pelletier

1896-B.-A. Scott, maire
Ferdinand Harvey
Pascal Lavoie
Jerry Guay
Raymond Girard
Auguste Pelletier
Joseph Villeneuve



1897-B.-A. Scott, make
Ferdinand Harvey
Pascal Lavoie
Raymond Girard
Louis Lizotte
Fran~ojs McNicoll
Jerry Guay

1898-B.-A. Scott, maire
Ferdinand Harvey
Pascal Lavoie
Raymond Girard
Louis Lizotte
Franc;ois McNicotl
Jerry Guay

I 899-idem
1900-B.-A. Scott, maire

Ferdinand Harvey
Pascal Lavoie
Raymond Girard
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Joseph Fortin (EJ.zear)
Fran~is McNicolJ
Jerry Guay

1901-B.-A. Scott, maire
Pascal Lavoie
Raymond Girard
Ferdinand Harvey
Hermel Girard
Fran~is McNicoU
Alfred Simard

1902-idem
1903-B.-A. SOOll, make

Ferdinand Harvey
Pascal Lavoie
Raymond Girard
Alfred Simard
Luc Lizotte
Pierre Desbiens
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Majres de la paroisse de Roberval, depuis sa s~paration du village.

T€lesphore Pilote (1883)
Orner Martineau (1884)
Joseph Potvin (1887)
Cesaire Tremblay (1890)
B.-A. Scott (1893)
Luc Lizotte (1905)
Emile Potvin (1906)
Edouard Bedard (1907)

Joseph Lavoie (1910)
Luc Srrnard (1912)
Isidore Couture (1913)
Henri Boivin (1914)
Hubert Villeneuve (1927)
Pilre Girard (1933)
Hubert Villeneuve (1937)
Joseph Otis (1945)

Comei/ municipal du village de Roberval (1883-1903).

l883-Israel Dumais, maire
W.-T.-A. Donohue
Joseph Guay
Pierre Paradis
Alphonse Marcoux
Charles Potvin
Abel Ouellet

I 885-W.-T.-A. Donohue, ma,ire
Leufroid Paradis
Telesphore Pilote
Abel Ouellet
Joseph Guay
Pierre Paradis
Charles Potvin

l887-W.-T.-A. Donohue, maire
Leufroid Paradis
Telesphore Pilote
Michel Guay
EJzear Donaldson
Louis Tremblay
Arthur Du Tremblay

1889-Telesphore Pilote, maire
Thomas Fortin
Georges Matte
Lows Tremblay
Arthur Du Tremblay
Michel Guay
James Spence

1891-Georges Audet, maire
Joseph Guay
Eugene Gauthlor
Pierre Potvin

TModule Bernier
Louis Tremblay
Michel Guay

1893-Georges Audet, maire
Joseph Juneau
L.-E. Otis
Thomas Du Tremblay
L.-P.Bilodeau
Joseph Guay
Theodule Bernier

1895-L.·P. Bilodeau, maire
W.-J. Tremblay
Alfred Uveille
Thomas Du Tremblay
L.-E. Otis
Joseph Juneau
Pierre Potvin

1896-L.-E. Otis, maire
Therence Potvin
Ephrem Brassard
W.-l. Tremblay
Alfred UveHle
Thomas Du Tremblay
Joseph Juneau

1898-Arthur Du Tremblay, maire
Antoine 'Bolduc
Pamphile Allard
Abel OueUet
Ephrem Brassard
Theodore Tremblay
Charles Linds.ay
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1900-W.-I. Tremblay, maire
Theodule Bernier
Alphonse Binet
Israil Dumais
Thomas Parent
Antoine Bolduc
Joseph Brllssard

Secrtftaires-tresorlers du village.

J.-Charles Lindsay, N.P. (1883-1890)
Dr Jules Constantin (1890-1893)
Clovis Audet (1893-1897)

1902-Theodule Bernier, maire (18 janv.)
L-P. Bilodeau, maire (21 f6v.)
Telesphore Pilote
Jules Constantin
Joseph Bilodeau
Theodule Bernier
Alphonse Brassard

Horace-I. Dumais (1897-1898)
G.-Leufroid Paradis (1898- .... )

ConseU municipal de la ville de Roberval.

1903 - L.-P. Bilodeau, maire
Telesphore Pilote
Throdule Bemler
Joseph Bilodeau
Alphonse Binet
Alphonse Brassard
Jules Constantin

1904-L.-P. Bilodeau, maire
Hermenegilde Harvey
Louis Lindsay
Luc Simard
David Otis
Telesphore Pilote
Nil Potvin

1905-L.-P. Bilodeau, maire
Telesphore Pilote
Louis Lindsay
Hermenegilde Harvey
Georges Laporte
Thomas-Louis Marcoux
Nil Potvin

1906-B.-A. Scott, maire
Wilfrid Leveille
Ladislas-B. Otis
Michel Guay
Georges Laportc
Nil Potvin
Jcan-Baptiste Carbonneau

1907-B.-A. Scott, maire
Georges Laporte
Nil Potvin
Joseph Brassard
L.-B. Otis
Michel Guay
Wilfrid Leveille

1908-L.-P. Bilodeau, maire
Alphonse Binet
Erice-R. Truchon
Joseph Brassard
Nil Potvin
Telesphore Pilote
Georges Laporte

1909-Israel Dumais, maire
Georges Laporte
Rosario Bedard
Alphonse Billet
B.-R. Truchon
Joseph Brassard

19 IO-Israel Dumais, maire
Clrophas Rivard
Adelard Leclerc
Alphonse Parent
Arthur Lavallee
Nil Potvin
Georges Laporte

1911-Dr Jules Constantin, maire
Hermenegilde Harvey
Dr H.-D. Brassard
Sylvio Paquet
Clrophas Rivard
Adelard Leclerc
Throphile Tardif

1912-Arthur Du Tremblay, maire
Georges-P. Marcotte
E.-R. Truchon
Nil Potvin
Hermenegilde Harvey
H.-D. Brassard
Sylvio Paquet

1913-Artbur Du Tremblay, maire
J .-D. Pamphile Vallee
Willie Potvin
Albert-G. Naud
Nil Potvin
J.-A. Claveau
E.-R. Truchon

1914-Arthur Du Tremblay, maire
J.-A. Claveau
J.-A.Thibeault
Alfred Boivin
L.·P. Huot
Willie Potvin
Onesime Pilote

1915-Arthur Du Tremblay, maire
Achille de la Boissiere
Alfred Boivin
Onesime Pilote
Exurie Tremblay
I.-A. Thibeault
L.-P. Huot

1916-Arthur Du Tremblay, maire
Adelard Leclerc
Georges·P. Marcotte
Exurie Tremblay
AchJUe de la Boissi~e
Georges Uvesque
Alfred-J. Brassard
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1918-Armand Boily, Maire
Georges-P. Marcotte
Exurie Tremblay
Georges Levesque
Adelard Leclerc
A.-J. Brassard
Achille de la Boissi~re

192O---Georges-P. Marcotte, Maire
Exurie Tremblay
Joseph-H. Bolduc
Luc Simard
Jos.-Elrear Fortin
Alfred Boivin
Willie Potvin

J922--Georges-P. Marcotte, Maire
Hermenegilde Harvey
Osias Gagnon
J.-A. Binet
Arthur Lavallee
Wilfrid Leveille
Adelard Larouche

I 924--Georges-P. Marcolle, Maire
Hermenegildc Harvey
Osias Gagnon
J.-A. Binet
J,-A. Lebel
Theophile Leclerc

1926-Thomas-Louis Bergeron, Maire
Osias Gagnon
J.-A. Binet
Alfred Grenier
Theopb..ile Leclerc
Wilfrid UveiLle
Charles Bilodeau

1928-Thomas-Louis Bergeron, Maire
J.-A. Binet
Alfred Grenier
Adelard Gagnon
Wilfrid Uveille
Charles Bilodeau
J.-Daniel Parent

1930-Thomas-Louis Bergeron, Maire
Alfred Grenier
Eug~ne Boivin
Polycarpe Moreau
I.-D. Parent
Isaie Villeneuve
J.-E. Leclerc

J932--Georges-P. Marcotte, Maire
J.-Ernest Leclerc
J.-A. Brassard
Arthur Lizolle
Polycarpe Moreau
J,-E.-N. Boivin
Alfred-E. Brassard

1934--I1as Gagnon, Maire

Secreta;res-Iresor;ers de la ville.

G,-Leufroid Paradis (1903-1909)
Adjutor Bouchard (1909·1934)

Arthur Lizotte
J,-Arthur Lavoie
Exurie Tremblay
J,-E, Leclerc
Alfred-E. Brassard
Jules-H. Leclerc

1936-llas Gagnon, Maire
J.-Alfred Brassard
Uo Binet
Leonidas Laroche
Adelard Harvey
Raoul Roux
Jules-H. Leclerc

1938-I1as Gagnon, Maire
Leo Binet
F.-X. Bouchard
Edgar Dufour
Jules-H. Leclerc
Gonzague Vezina
William Girard

1940-idem,
1942-Antoine Marcolle, Maire

F.-X.Bouchard
Edgar Dufour
EJie Guay
Actelard Martel
Willie Gagne
Noel Flamand

1944-Antoine Marcotte, maire
F.-X. Bouchard
Elie Guay
Arsene Trottier
Adelard Martel
Eugene Robitaillc
Alfred-E. Brassard

J946---Antoine Marcotte, Maire
F.-X. Bouchard
Elk Guay
Moi'se Laroche
Adelard Martel
Eugene RobitaiLle
Alfred-E. Brassard

1948-idem.
1951-Cbarles-Elie Simard, Maire

Arthur Juneau
Alfred Blackburn
Charles-Edouard Martel
Herve Harvey
Adrien Plante
Rosaire Gagnon

1954--Dr Adrien Plante, Maire
Herve Harvey
Charles-Edouard Martel
Adelard Parent
J.-Hylas Gagnon
Dr Raymond Brassard
Barnabe-A. Boivin

Tancrede Garant (1934-1941)
Maurice Houde (1941- .... )
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UI - Commissions seolaires

Presidents de ta Commission seo/aire Ouiatehol/an.

T6ie"sphore Pilote (29 juillet 1878)
Charles Boivin (2 aout 1880)
Leufroid Paradis (1er aoOt 1881)

Israel Dumais (14 avril 1883)
Eugene Guertin (21 juillet 1884)
Abb6 J.-E. Lizotte (20 juiJlel 1886)

Seerha/res-tresoriers de ta Commission seolaire Ouiatehouan

~~f~~id Paradis ( .... -1881)
I.-Charles Lindsay (21 marS 1881)

Presidents de la Commission seo/aire de /a paroisse (ou Ouiatehouan) depuis
la separation du village.

Abbe I.-E. Lizotle J.-Elzear Fortin (28 juillel 1903)
Alfred de la Boissiere (11 juillet 1887) Luc Lizolte (10 juillel 1905)
Hyppolile Dufour (28 jui11et 1888) Ioseph Lavoie (6 aout 1907)
Auguste Pelletier (11 juillet 1892) Isidore Couture (6 juillet 1909)
Joseph Thibeault (5 aout 1895) Onesime Girard (7 aout 1935)
Louis Bouchard (18 juillel 1897) Pierre Girard (5 juiJIet 1944)
Pierre alias Pitre Villeneuve (21 aout (1898)

Seerelaires-tresoriers de /a Commission seolaire de Ja paroisse pOllr la meme
phiode.

I.-Charles Lindsay
L.-P. Bilodeau (13 janvier 1890)
Alfred-I. Brassard (10 jui11et 1899)

C.-E. Bernier (29 juillet 1903)
I.-A. Thibeault (12 juin 1904)
Ernest Gauthier (ooOt 1944)

Presidents de la Commission seo{aire du village el de /a ville.

Abbe I.-E. Lizotte (22 novembre 1886)
Abbe I.-G. Paradis (23 avril 1900)
Abbe G. Bilodeau (1910)
Errol Lindsay

Emile Moreau (15 aout i922)
Georges Potvin (1940)
Antoine Marcotle (1946)

Secrelaires-tresoriers de' /0 Commission seo/aire du village et" de fa ville.

I.-Charles Lindsay (22 nov. 1886)
Clovis Audet (30 dec. 1889)
Georges Audet (26 aoul 1901)

Adjutof Bouchard (3 oct. 1916)
Jean-Charles Paradis (1928)

IV - Titulaires de reeole modele du village

Elmire lindsay (1880-81)
Marie-Cesaree Boulianne (1881-82)
I.-Charles Lindsay (1882)
Alexandrine Gaudreault (1882-83)
Denise COte (1884-85)
MlJe Fitzpatrick (1885-86)

Sarah Paradis (1887)
I.-A. Chabot (1887-88)
Cleophas Simard ([888-93), ([894·96)
Amarilda Paradis (1893-94)
Anna-Marie Gauthier (1896-97)

V - Superieures du eouvent des Ursulines

1882--Mere St-Raphael (Malvina Gagne, de St-Michcl de BeUechasse)
1888-M. St-Pran90ig-de-Paule (Elise Gosselin, de St-Iean-Chrysostome de Uvis)
1894-M. Marie·de-la·Nativite (Fridoline Utourneau, de Sununerset, N.-B.)
1900-M. 5t-Raphael
1906-M. St-Stanislas (PMdora Remillard, de St-Thomas de Montmagny) .
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1912--M. St-Augustin (Corinne B6liveau, de St-Maurice de Champlain)
1918--M, Marie-du-Carmel (Marie-Alma Doucet, de Plessisville)
192D-M, St-Augustin.
1926-M, Ste-Angae (Alfreda Bosse, de Rivihe-OueUe)
1929-M. St-Augustin
1935-M. St-Henri (Alice Fortin, de Qu6bec)
1940-M. Marie-de-Jesus (Teresa D'Arcy, de Thornbury, Gloucestersblre, Angl.)
1945-M. Ste-Edith (Florette Cannon, d'Arthabaska)
1948--M. SI-Fran~is-de..sales (Adrienne Hebert, de Scott Jonction)
1953-M. St-Louis-de-Gonzague (Marie-Louise Landry, de St-Pascal de Kamouraska)

VI - Ursulines mortes dans l'incendie du couvent, Ie 6 janvier 1897

M. St-Fran\;ois-de-Pau1e, 48 aos
M. 5t-Dominique, 42 ans (Marie-Louise Girard, de Roberva1)
M. Ste-Ursule, 36 ans (Corinne Garneau, de Ste-Foy de Quebec)
M. Ste-Anne, 32 ans (Laure Hudon, de N.-D. d'Hebertville)
M. Marie-de-la-Providence, 31 ans (Emma Letourneau, de Quebec)
Sr St-Louis, 24 ans (Rose Gosselin, de St-Jean-Chrysostome)
Sr St-Antoine-de-Padoue, 22 ans (Catherine BouilJe, de Deschambault)

VII - Directeurs du College Notre-Dame

Freres Maristes,'

1897-F. Celestius
1901-F. Alfrid
1908-F. Victor-Leon
1914-F. Marie-Eparque
1917-F. Charles-Felix
1923-F. Gervais

Clercs de St-Viareur,'

1939-P. Philemon Trudeau
1945-F. L-A. Lemieux

1926-F. Marie-Florien
1929-F. Henri-Colomb
I93D-F. Eugene-Henri
1933-F. Louis-Cleophas
1936-F. Fran~is-Laurent

J946-F. Georges Heroux
I949-F. Marius Genereux

VIIT - Superieures de I'Hotel-Dieu Saint-Michel

1918--M. St-Bernard (Marie-Louise-AJbine Gosselin, de St-Ulric de Matane) (1879- .. )
1923-M, Ste-Madeleine (Marie-Emma Dufour, de St-Alexis de Grande-Baie)

(1876-1927)
1927-M. St-Pierre (Marie-Eugenie Guay, de Chicoutimi) (1876-.... )
1933-M. Ste-Claire-d'Assise (Marie-Alma Bergeron, de St-Arsene de Temiscouata)

( 1887-1935)
1935-M. SI-Eugene (M,-Emelie-Stella Truchon, de SI-Alexis de Grande-Baie)
1941-M. Ste-Therese-de-I'EnEant-Jesus (Marie-Cecile Gagnon, de St-Alexis de Grande

Baie)
1947-M, Marie-de-Jesus (Marie-Laelitia Le Fevre, de SI-Prime) (Directrice-fonda

trice de I'hopital d'Alma en 1953)
1953-M. Ste-Therese-de-I'EnEant-Jesus.

IX - Officiers judiciaires de Roberval

Mag/SITa/s de district (residellts Ii Roberval) "

Pierre D'auteui1 (1892-1896?)
Roch-Pamphile Vallee (18967-1915)

Robert Bergeron (1915-1940)
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Grelfiers de fa Cour de Magistrat:

Israel Dumais, N.P. (1872- .... 1) Clovis Audet (1906-1912)
Joseph-Charles Lindsay, N.P. (1892-1906)

R~gistra:teurs :

Joseph-Charles Lindsay, N.P. (1892-1905)
Louis Lindsay (1905-1923)
Georges Levesque, depute-registrateur

( 1923-1932)
Emile Moreau fils (1932-1935)

Protonotaires :

J.-E. Savard (1912-1913)
Achille Tremblay (1913-1918)

Louis-Honore Poliquin (1935-1940)
Leo de la Boissiere (1940-1944)
Augustin Fortin (1944-1945)
Jules-H. Brassard (1945- .... )

Raoul Boissonneault (1918- .... )

Shhifs:

Georges Levesque (1912-1937) (1941) Armand Lacombe (1942-1944)
Joseph Harvey (1937-1940) Antoine Tremblay (1945- .... )

Greffier de Ia: Paix:

Jules Potvin (1954- .... )

x - Prefets du conseil de cornte de Lac-Saint-Jean-Ouest

Georges Audet, (Roberval, viiI.) (15 aout 1892)
Laurent Letourneau (Chambord) (11 oct. 1893)
B.-A. Scott (Roberval, par,) (11 mars 1896)
J.-B. Carbonneau (Normandin-Albanel) (8 mars 1899)
L.-P, Bilodeau (Roberval, viII.) (12 mars 1902)
B,-A. Scott (Roberval, par,) (10 juin 1903)
Laurent Coulombe (St-Prime) (13 dec. 1905)
Albert Naud (St-Felicien, par.) (14 mars 1906)
Emile Gagnon (Chambord) (9 mars 1910)
Flavien Coulombe (Sl-Felicien, vB!.) (12 mars 1913)
J.-S.-N. Turcolte (Normandin) (14 marS 1917)
Hilaire Dumas (St-Felicien, par.) (14 juin 1922)
Henri Boivin (Roberval, par.) (14 mars 1923)
Adjutor Boulanger (St-Felieien, vill.) (9 mars 1927)
Emile Potvin (Ste-Hedwidge) (13 mars 1929)
Antoine Castonguay (St-Felicien, viI!.) (10 mars 1937)
Emile Vincent (Albanel, par.) (11 sept. 1940)
Alphome Morin (Normandin, viiI.) (10 sept. 1952)

XI - Directeurs de In Societe d'Agl'iculture de Lac-Saint-Jean-Ouest

(Roberval)

Emile Gagnon (1911-1935)
Augustin Rainville (1935-1947)

Vilmond Girard (1947)
Edmond Pi late
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XII - Les deputes

Deputes fideraux;

Chicoutimi·Soguenay:
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P.-A. Tremblay (1867)
W.-Evans Price (1872)
H.-E. Cimon (1874)
Jean-Alfred Gagne (1882)
Paul Couture (l887)

Loc-St-Jeon :

Armand Sylvestre (1926) (1935)
Leo Duguay (1930)

Robenal:

J.-Alfred Dion (1947)
Paul-H. Spence (1952)

Deputes provinciaux;

Chicoutimi-Sogllenay:

P.-A. Tremblay (1867)
M. Baby (1874)
W.-E. Price (1875)

Lac-St-Jeon :

P.-Leandre Marcotte (1890)
Joseph Girard (1892)
Georges Tanguay (1900)
T.-L.-A. Broet (1908)

Robenal:

Emile Moreau (1931)
Ant. Castonguay (1935)

Paul-Vilmond Savard (1891) (1896)
L.-G. Belley (1892)
Ioseph Girard (1900)
Edmond Savard (1917)
I.-E.-A. Dubuc (1921)

I.-Alfred Dion (1945)

Georges ViIleneuve (1953)

Elisee Beaudet (1880)
Elie St-Hilaire (1881)
Severin Dumais (1888)

I.-B. Carbonneau (1908)
I.-S.-N. Turcotte (1916)
Emile Moreau (1919)

Geo. Potvin (1939)
Ant. Marcotte (1944)

XIII - Les principaux bateaux de l'epoque 1900 Sur Ie lac Saint-Jean

Peribonka (Ii88-1914)
Mislassini (I) (1892·1899)
Mistassini (11) (1900)
Undine (1890)
Colon (1894-1929)
Arthur (1894)
Lac SI-Jean (dragueur) (1898-1916)
Marie-Louise (1899-1916)
Honfleur (1899)

St-Louis (1901)
St-Henri (1900)
Marie-Alma (1900)
Roberval (1902)
Nord (1902)
Pikouagami ou Barouette (1906-1919)
St-Miche1 (1913 ?-1924)
Perreault (1920-1932)
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B. -TEXTES

I - Extraits du journal d'une e{eve des Ursulines en 1883-84.
L'auteur de ce manu!lcrit, conserve par Mere SI-Alexandre, Ursuline, est Marie

Jamme, fille de Thomas Janune, pensionnaire au couvent de Roberval en 1882-83 et
1883·84. EUe avait 23 ans (Ie 2 decembre 1883), ce qui explique son mariage peu
apr~ sa sortie du couvent, en 1884 ; comme bien d'autres, elle n'avail pu beneficier
plus tOt de cetle institution, ouverte en 1882. Les titres seuls sont de nous.

Prologue.

Apres un mois passe sur ma seconde annee au pensionnat je me decide de com
mencer un journal. La vie est si belle ici que je ne peux m'empecher de noter les princi
paux faits, pour ne les oublier jamais. A partir de ce jour, tous les dimanches, j'entrerai
lOut Ie nouveau que faurai eu dans la semaine. Dans ce beau mois qui s'est ecoule avec
la rapidite de la fleche, j'ai eu Ie bonheur de faire la Ste Communion trois fois ob!
que recevoir Jesus dans son cceur dans Ie grand silence du couvent est chose admirable,
sUI10ut apres une vacance ecoulee dans ce que Ie monde appelle plaisir.

Ma seeur Elizabeth & sa famille sont venus resider au Lac St Jean Ie 28 juin 1883.
L'examen du couvent a eu lieu Ie six juilLet (Mgr. etait present 16 pretres), Je suis
sortie ce meme jour pour une vacance de deux mois ; mon frere Damase, que je n'avais
pas vu depuis quatre ans est arrive II I'improviste Ie 26 juillet pour passer la vacance
avec moi. L'entree des eleves du Monastere etait fixee au trois septembre, il a fallu nous
preparer. Je !luis entree ce meme jour & mon frere a partit trois jours apres moi, Ie six
septembre 1883; j'ai eu beaucoup de peine a sa partance mais i1 faHail se resigner bon
gee, malgre). J'ai pris mes classes pas trop ambitionne. Le 23 oclobre nous avons fait
un beau voyage nous sommes toutes allees 11 St Prime chez les Rev. Mr Belley nous
etiOD8 huit voitures, j'etail avec mon bon vieux pere. Mes deux petites nieces sont
entrees ce meme jour - j'ai donc eu deux grands plaisirs ensemble. Le 25 j'ai ele malade
un peu, j'ai r~ une lelLre de man frere Damase ce jour 111 avec une paire de poignels
camphrees - il etail rendu avec Joseph et John a Minneapolis. Le 29 nous avons eu
une reunion d'enfant de Marie avec instruction de Mr Paradis(317). Le 30 j'ai comrDunie
apres la messe nous avons eu sermon.

Noel au couven./.

(25 decembre 1883.) J'ai ele a confesse Jesus m'a pardonne encore une fois
(Merci man Dieu). Nous avons pas eu de classe de l'apres-m1di, nous avons repasse
tous les cantiques de Noel a la chap,eUe. Nous nous sommes couchees 11 sept heures,
Les religieuses sont venues nous eveilier a 11th heures avec la musique nous sommes
allees 11 1a messe de minuit. C'etait beau beau beau, nous avons toutes communie. apres
la messe nous avons et.e prendre un bouillon avec un biscuit. Nous nous sommes levees
a 8 beure.s la messe a commence 11 neuf heures. Apres la messe j'ai ete marcher II la
raquette toute rapres-midi avec Mdle Eugenie, sur Ie lac. A midi j'ai ele au parloir
toutes chez nous. J'w envoye Ja lettre de fete a rna tante. A lrois heures th nous avons
eu un sermon sur [a naissance de Jesus qui a ete suivi de la benediction du St Sacrement.
Nos Meres nous ont toutes faites habillees pour aller voir I'Enfant Jesus de la paroisse
& il etait trop tard, nous nous sommes desabiUer avec la fal;on courte. A 6 heures nous
sommes toutes mont.ees a la comrnunaute. Nous etions 6 bergers, puis c'est Oliva qui a
distribue les cadeaux de NoeL Ensuile Mle Eugenie & moi & deux autres petils bergers,
nous avons dance c'esl Lea L. qui faisait la musique, nous avons ri notre soul.

Le lour de l'An chez Thomas lamme.

(Ier janvier 1884.) Mon beau frere avec rna seeur Elizabeth sont arrives 11 minuit
chez Fran~is sont arrives II 7 hrs. avec Thomy & sa dame chez Henri a 7 1-2 heures,
chez CloVl.~ a 8 heures. Apres la benediction nous avons pris Ie dejeuner, Papa s'est
mis a la table avec nous autres j'etais pres de lui. C'est Elizabeth qui a lu sa lettre a
papa & quand elle a eu fini de lire Ja leltre je lui ai donner un baiser. Puis ils ont lOus
ete II la messe c'est moi qui ai garde avec Ma tante & rna seeur Mathilde. Apres 1a messe
chez Mon oncle sont venus, chez Mrs Otis, chez Remy, Mr Edmond, Mr John, Mr Jo
seph,,'e n'ai pas pu decendre, j'etais a faire ma toilette. Zoe est descendu a la Pointe
tremb e avec chez Clovis. Dans I'apres-midi nous sommes aHes man beau frere mes
deux !lceUfS & moi faire un tour chez Mr Menard, durant ce temps la Ie docteur est
venu chez nous, puis i1 est venu cbez Mr Menard. Le soir Mon beau frere & ma seeur
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E. ODt etC veille chez; Mr Spence ils m'ont tourmente 11 me reDdre malade pour que
je fut avec eux. Chez; Mon oncle ont lOus soupe ici, Mr Edmond et mr John sont
venus veilles ont a joue aux cartes & chante moi j'ai chante ; si pres tous deux.

La mort de Thomas lamme.

(Dimanche, 16 decembre l8B3.) Jesus vit en moi & moi je vis en lui. A buit heures
& demie, j'etais a la fenetre dans la salle de recreation, puis tout Ii coup rai vu passer
la voiture chez; nous ; j'ai etc frappee je me suis pris a crier saIlS pouvoir m'arreter & en
effet la voiture ne m'apponait pas de bonnes nouvelles papa a re¥u les derniers sacre
ments dans la nuil, iI est dangereusement malade, je suis venue avec cette voiture,
lrouver mon cher pere Thorny eSl arrive aussitot, puis a midi nollS avons envoye une
voiture chercher mes deux seems & mon frere Henri ils sont arrives a sept heures &
demie. Dans la journee nous avons eu beaucoup de visite ; entre autres, mes nieces, Sara
Paradis, Delima Duchesne, Mile Georgianna Lizotte, Mile Levesque Mr Mde Menard etc.
Le soir aussi Mr Edmond a passe la nuit on a pris Ie repas de minuit ensemble. II a fail
un froid noir. Clovis Delima Henri & DeJphine Elizabeth Mathilde Mr Edmond Menard
Joseph Honorat Ma tante Ursule & son fiJs ont passes toute la nuit. A la veille Pitre
Paradis sa dame Remy Tremblay sa dame Mr Menard Mr Poitras Mr Lindsay.

Jeudi 31 janvier 1BB4 a une heure molns dix minutes.
A six heures & demie j'ai vu passer la voiture de chez nollS a dix heures j'ai

encore vu passer la meme voilure & a midi j'en ai vu passer de~ celie de chez nous &
celie de Mr Menard, chose terrible! l'idee qu'elles pouvaient a1ler chercher Ie bon
Dieu pour papa s'est empare de moi oh! mon Dieu comme je pleurais, & ce n'etait
pas en vain, la Mere St Franr;ois de Paule m'a offert a aller faire un tour chez nous, je
I'ai remercie & je suis monte au dortoir m'habiller & durant que j'etais au dortoir j'ai vu
remonter les voitures Mr Ie cure portait Ie bon Dieu, & donc je suis parti, puis comme
la pensee que je pouvais devenir orpheline me brisait Ie cceur j'arrivais au bout de
I'avenue Mr Alphonse passait it m'a offert de veDir me conduire chez nous. Je rentre
on me laisse passer daIlS la cuisine sans dire un mot, j'entre dans la salle, oh! mon
Dieu I que dire I que faire! I'etre que je cheri Ie plus! celui sur [equel repose mon
avenir terrestre! mon pere tendrement aime I n'est plus de ce monde r son arne est
envolee daIlS Ie temple de I'eternite, les cris, les larmes, rien ne peuvent contanter la peine
la douleur dont mon cceur etait navre, il etait tout pour moi, & j'eusse ete heureuse de
mourir avec lui, je me jettait sur lui & I'ernbrasser mais deja sa figure etait glacee,
je voudrais lui faire entendre queJques mots, papa! mourir! rnais deja il ne m'entend
plus oh I quel douleur quel dechirement de cceur. je ne peux pas trouver de termes
pour exprimer la profondeur de l'angoisse que je sentis a[ors. Si je I'eusse vu mourir,
j'eusse ete moins inconsoJable de sa mort. J'esperais qu'i1 serait epargne pour Ie bonheur
de sa families dont toutes les esperances d'avenir etaient concentres SUT lui. Je me mis
alors ~ penser que je ne Ie reverrais plus, mon cceur battait a rompre rna poi trine j'ai
maintenant la douce esperance de renconlrer ce cher pere au del. Je ne I'oublierai pas
dans mes prieres. Je Ie remercie de n'avoir pas laisse sa pauvre enfant dans Ie monde
& lui avoir procure Ie bienfait de I'instruction. Mr Menard etait a I'ensevelir, il Ie mit
daIlS la chambre au fond, pendant les quatre jours que noUs Ie gardames mon bonheur
etait d'aller Ie voir souvent oh! comme j'aurais ete heureuse de loujours Ie voir, Ie
toujours garde comme un precieux tresor. Dans tous ces jours nollS n'avons pas ete
embandonnes, Ie monde de la paroisse & lous ses parents eloignes semblaient se trouver
heure~ de lui rendre ce dernier devoir. Les boones dames religieuses m'ont ecrit deux
lellres & m'ont procure toutes les consolations possible mes compagnes du pensionnat
sonl venues me visiter & prier Dieu aux pieds du cadavre de mon pere bien aime.

31, 1. 2. Enfin jeudi vendredi se passent ainsi. Samedi 2 on Ie met dans son
cercucil, Ie sang coule quelques parts mais aucune audeur nous in (ecte, la chambre
meme oil il est delenu ne sent meme pas Ja mort. Sa figure a decomposer que Ie
samedi mati.n, quand maman est venu Ie voir il elait comme quand iI etait en sante &
qu'il dormait paisiblement, & dela sa (j~ure se decomposa lelle que Ie dimanche malin
il n'6tait pas reconnaissable, son cercueJI avait une vitre, c'est Mde Marcoux Mde Le
mie~ et eleves du couvent qui ont decoupe les habillements des 11 porteurs. A la tele
de sa jwnan grise, c'etait Mr Edmond et Mr John. Mr E Lavoie qui portait la croix
leg quatre coins du dral? Mr Htu Mr Daniel, Mr Pilote, Mr Lindsay puis Ie cercueil,
Mr Poitras, Pilre ParadIS, L. Fortin, Charles Guay. Ma grand-mere Lnl;'lante Mr Bap
tistine & Mon onele Fran!rOis etait arrive ce vendredi soir. Donc ]e lundl ~ neue heures
nous sommes partis avec noire bien aime pere, il y avait audessllS de cinquante voitures
& beaucoup de monde a pied ~ sa suite, nollS etioIlS onze grandes femmes qui avons pri.!!
Ie voile ce matin la il y a eu un service solennel. Mr P. Mareoux jouait de la mu.!!iquo
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Mr Gaudreault a chanle Ie cantique & Ie service c'elait Nolaire Dumais Mr Bolduc etc.
Sept eleves sont venues au service. Pour camble de malheur la fosse n'etait pas assez
grande Hs 1'ont desceodu & ils 1'00 remonte ils nous ont envoyes & its 1'0Dt porte dans
la sacristie & ce n'est que for tard Ie soir qu'i!s ont pu Ie mettre dans la fosse, Mon
!rere Thorny & moo oncle ont reste Iii jusqu'au temps que la fosse fut paree. La cloche
du couvent a sonnce depuis chez Ernest Parent jusqu'~ I'Eglise. rai ccril diroanche 1'1
Joseph 1'1 mon oncle Proulx & 1'1 Ma tante Esther. Le soir de l'enlerrement 4 fevrier 1884
chez William chez Clovis & chez Thorny sont venu veilles & mon onele Fran9Qis & rna
tante Balistine, la veill6e a passee bien mieux que je m'attendais, maman me fait pitie,
cette pauvre mere Thomy m'a offert a aller res Ie avec lui, mais quand je partirai d'avec
elle se sera elle qui m'enverra & non pas moi qui la laisserai.

Le dimanche sou la R. M. Sup. m'a envoye une belle image dans une lettre
qu'elle est bonne & que je I'aime.

(11 fevrier.) 1'ai pleure presque toute la journee; j'ai donne une image ~

Mdme Menard, quand elie est venue a sa musique. Ce soir iI est entre uns postulante
(Elizabeth Villeneuve) je suis la deuxieme pour les rangs je marche avec Mle Eugenie.
Quand nous sommes parties pour alJer se coucher la Rev. Mere Sup. m'a fait entrer a
sa chambre pour me donner des consolations elle m'a dil qu'elle ferail la conununion a
mon intention demain matin.

(12 fevrier.) Je n'ai pas pleure de la journee mais je m'ennuie! je m'ennuie!
papa I

(13 fevrier.) Cette Duit fai reve 1'1 papa dans mon reve il paraissait souffrant je
lui ai !rotte les jambes avec du painKilleur & je lui ai donne differents remMes.

Un mariage en 1884.

(24 juin 1884.) Je iDe suis levee a 5 hrs. Ii 6 hrs. Ie marie est arrive j'etais prete
a partir & pourtant nous nous sonunes maries qu'a 9 brs. II y avail six chaises sur Ie
grand lapis 4 bouquets & 6 scierges c'est Ie docteur Matte qui a fait la musique sa
dame a cbante ainsi que plusieurs autres demoiselles (Le docteur avait hisse un
pavilion sur sa maison). Enfin cetre messe finie dite par Ie Rev. M. Paradis nous
sommes venus dejeuner chez nous que les peres, les suivants et nous. Puis nous sommes
descendus chez Ie beau pere nous avions un dine on ne peut mieux; il y avait au
dessus de 50 personnes ils ont dance tanl qu'ils ont voulu, mon cher epOll.X n'a dance que
deux quadrilles. II etait habille en serge noir & moi j'avais une robe en merinos de
drap noir garnie en denteHe jaune creme; dans mon cou au manche & sur la tete de
la dentelle jaune creme mon fichu coutait 60 cent. Nous nous sornmes couches a
3 MS. & nous nous sommes leves a 7 hrs. Clovis et Delima ont couche ici.

Merered; 25 - Nous sommes alles tous les quatre faire un tour chez rna grande
Mere. c'est la que nous avons ri & fait fou. Ensuite nous sommes montes chez nous,
nous avons passe I'apres-midi couches, avant soupe nous sommes alles faire un feu
sur Ie bout de la pointe (318). Vers 8 1-2 hrs. Elizabeth avec petit Joseph Thomy sa
femme, Henri sa femme sont tous arrives, nous nous sommes couches fort tard.

Jeudi 26 - Nous sommes venus 1'1 I'examen du couvent it y avait plus de 200
personnes. L'examen etant finl nous sommes montes chez nous & partit armes et
bagages pour rna nouvelle demeure.

Je ne pense pas a I'ennuie pas du tout.

Nous sommes alles se promener 1'1 St. F6Jicien au commencement de septembre
nous avons ete 4 jours. Chez Pronovost m'ont doone un petit porte manteau $1.40
& des milaines $0.80 une bouteiJle de vinaigre & de la moutarde.

n - Proces-verbal de la seance du conseil municipal de Roberval du
8 mai 1866.
A une session speciale du CODseil municipal de Roberval covoquer par ajourne

ment du dit conseil et tenu Ie huilieme jour de mai 1866 a laquelle assemblee sont
pre sent 1. Ble Potvin maire CeleSlin Boivin pere Joseph Tremblay Thomas Jam
protais Guay et Thomas Duchaine tout cooseiller du dit conseil et formant un quorum
dicelui.

Le prores verbal de la derniere seance est lut et adopter.
Le maire donne l'ordre du jour et iI est ardonne 1'1 j'unanimite que les d6bas de

la dite requete des Habitants de Charlevoix est contiDce les debas s'en suivent et les
partie sont eottandus et I'affaire s'arange en eux comme suis



APPENDICE 345

le conseiller Louis Aller arrive a ooze heur vingt minute et prend son siege.
les debats sur la requetre des Habitants de Charlevoix etant finit il est deslde

a I'unanimite que Ie tracer mentionne dans la dite requetre soit renvoyer pour raison
d'atLandre Ie chemin du Gouvernement et il est resoJut que les requerants 80nt et
seront tenu d'entretenir la partie de route cher pierre Gagnon et Ie dit pierre Gagnon
soblige de faire les cloture a sa demende avec avertisement de ce jour qu'iJ ne sera
pas mis d'animaux sur les dites greve et Ja meme route etant traverser la petite riviere
et tombant sur la place appeler l'i1e sera fait et entretenu comme route et en traver
sant Ja riviere et en descendant ·jusqu'au chemin du Gouvernement et un cOte sera
clou par Ie propriata et I'autre cOte par Ie public y comprit que Ie dit proprietaire aura
part de route et Ie dit reglement regie et ordonne que celle route sara fait a la demande
de I'inspecteur de maniere a toujour donnee un passage a tout temps.

Et la cloture devra etre et sera fait a la St pierre Cett cloture sera fait en c1ou
ture et limande el les Heux et piquet seront prit sur les dit proprietaire le public aura
Ie droit d'enlevez les dits pieux et piquets a revaquertion du dit reglement

A I'unanimite ce conseil s'ajour a la prochaine session general
Jean Bte Potvin maire
Theodul Bolduc

Secretaire tresorier

III - Extrait du proces-verbal de la seance du 5 jevrier 1872.

Reglement relatif a Ia tenue et au maintien du bon ordre pendant les seances du con
sei! municipal de Roberval, dans I'endroit oil siege Ie dit consei!.
Article premier. Toute personne voulant assisler ou assistant a aucune des seances du
dit conseil sera et est tenue d'observer strictement Ie silence.
Article second. Toute et chaque personne qui, pendant les seances du dit conseil et dans
la salle des deliberations du dit conseil, sera trouvee son casquc ou chapeau sur la
tete, causant et gesticulant ou parlant ahaute voix, sans permission expresse du conseil,
ou apres defensc du conseil ou de la pari d'un membre du conseil; lOute et chaque
personne trouvee en tel lieu oil se tiendront teJles seances portant des armes offensives
ou defensives de quelque nature que cc soit; et toute personne troublant Ie bon ordre
en essayant d'inlerrompre telles seances par quelqu'autre maniere que ce soit, sera sur
conviction du fait devant un Juge de Paix, passible de I'amende de une piastre a dix
piastres pOur chacune des offenses ci-dessus mentionnees.
Article troisieme. Le PrMet ou Ie President de toute session du dit conseil sera tenu d'y
maintenir Ie decorum et de faire metlre Ie present reglement a eHet a chaque fois
qu'aucune personne y aura contrevenu ; mais au lieu de charger Ie contrevenant de telle
amende imposee par Ie present reglement, iJ lui sera loisible, au dit Preret ou President,
de faire eloigner par ordre verbal ou autrcment lout tel contrevenant it. une distance
telle qu'il ne puisse troubler ni interrompre teUe session ou seance et cependant tclle
seance seulemcnl. Toutes poursuites en recouvrement d'amende imposee par Ie present
reglement pourront etre intenlees et inslruites par ct devant lOuie com ayanl juridiction
COmpelente et devanl un Juge de Paix. Tout reglement ou partie de Reglement incom
patibles au present sont par Ie presenl abroges.

IV - Extrait du proces-verbal de la seance du 3 mars 1873.

Reglement pour permeltre, mais avec restriction, la vente des liqueurs spiritueuses,
vineuses, alcooliques el enivranles, dans les Iimiles de la municipaJite de Roberval.
Art. L Le et apres Ie premier jour de mai mil hui! cenl soixante et lrejze jusqu'au
trentieme jour d'avril mil huil cent soix3nte et quatorze inclusivement seulement, la
vente en detail, mais par quantile pas moindre que trois demiards a la fois, de lOute
liqueur spiritueuse, vineuse, alcoolique ou enivrante, dans les limites de la dile muni
cipaJite de Roberval, et I'emission de licence pour la dite vente en detail, sont par Ie
presenl Reglcmenl permis.
Art. 2. Une seule licence pourra eire emise par Ie percepleur du revenu en vertu du
present Reglement et eUe ne pourra eire obtenue que par Protais Guay.
Art. 3. Le porteur de la licence du percepleur sera tenu de prendre et payer une licence
du consei] dans les premiers qulnze jours du mois de mai, pour laquelle iJ payera entre
les mains du Secretaire-tresorier de ce conseil la somme de cinq piastres.
Art. 4. le porteur de teUes licences pomra vendre des liqueurs spiritueuses, vineuses,
alcooliques et enivrantes aux personnes au dessous de vingl-et-un ans, mais avec la
permission ecrile de leur pere ou mere seulemenl, sous une penalite de dix piastres
pour chaque contravention el de la revocation de la licence.
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Arl 5. L'amende ci·devant mentioonee pourra etre recouvrable devant lOuIe cour
ayant juridiction competente, et la moilie appartiendra au denonciateur et I'autre moltie
A la corporation.
Art. 6. Tout r~glement incompatible au present est par Ie prtsent abroge.

v - Sommation en justice pour Ie paiement d'un compte en 1873.

Canada.
Province de Quebec.
District de Chicoutimi.
Cour du Magistrat

du comte de Chicoutimi.
Siegeaot a N.-D. du Lac ~t-Jean.

A G... L..., du Township Charlevoix, cultivateur.
n vous est J?ar Ie present ordonne de payer A Elz6ar Danielson, du Township

Roberval, cordonruer et marchand,
la somme de un louis quinze cbelins et six deniers et demi
qU'il vous demande, comme lui etant due pour les causes et considerations men

tionnees au compte ci-aonexe.
et vous restant a payer, avec ses frais, ou de comparaitre en personne ou par

votre procureur, devant celte Cour, Ii la maison de Israel Dumais, Ber, dans la dite
paroisse de Notre-Dame du Lac St-Jean, dans Ie dit district, Ie vingtieme jour de juin
prochain prochain, II dis beures de I'avant-midi,

pour repondre Ii Ie dite demande du dit Elzear Danielson,
autrement jugement pourra etre reodu contre vous par dHaut.
Donne sous mon Seing, II N.-D. du Lac St-Jean Ie vingtieme jour de mai mil

huit cent soixante et treize.
Is. Dumais,
Greffier de la dite Cour.

VI - Extrait du proces-verbal de la seance du 2 aollt 1875.

Reglemenl pour faire teoir tOtlS les chiens emmuseles ou attaches, et empecher de les
laisser Iibres ou sans leurs maltrcs ou autres personnes qui en prennent soin et pour
imposer une amende contre tout proprietaire de chien trouve errant sans etre emmusele
ou attache.
Considerant qu'un grand nombre de moutons ont ete etrangles et qu'jJ est 11 presumer
que ce sont certains chiens qui en sont les auteurs, et considerant qu'j) est urgent de
mettre un terme Ii ces dommages souiferts et 11 souffrir par les habitants de cette muni
cipalite ; en consequence Ie conseil decrete et arrhe ce qui suil :

Article premier.
Chaque proprietaire de chien ou chiens devra tenir son chien ou ses chiens emmuseles ou
attaches de maniere a ce qu'i! oe puisse point se servir de sa gucule pour mordre ou
faire mounr les moutons.

Article deuxieme.
Tout proprietaire 9,ui laissera errer son chien a moins gu'i! I'ait sous ses soins ou par
lui-meme ou par d autre J?Crsonne, dans celte municipahte, sera passible d'une amende
cinq piastres pour chaque Jour de contravention au present reglement. L'amende imposee
pour contravention au present reglement, pourra. etre recouvrable contre toutelersonne
residant en dehors de la municipalite et dont Ie chien ou les chiens amont et trouves
en contravention 11 ce reglement et dans cetlc municipalite.

VII - Sommation en justice pour un compte en 1879.

Canada. Com de Magistrat dans et pour Ie Comte
Province de Quebec. de Chicoutimi,
District de Chicoutimi. Siegeant a N.-D. du Lac St·Jean.

Pierre Paradis, de N.-D. du Lac St-Jean, cultivateur,
Demandeur,

vs
Foo. Boo., auasi du meme lieu, cultivateur,

Dcfendour.
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Victoria, par la Grace de Dieu, Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagnc et
d'I.rlande, DUenseur de la Poi.

A P... B..., Ie dUendeur ei-dessus mentionne. Attendu que Ie demandeur
ci-dessus mentionne reclame de vous la somme de huit piastres et soixante-dix centins,
argent courant, que vous lui devez pour balance sur loyer d'une place de bane dans
l'eglise de la paroisse de N.-D. du Lac St-Jean, a raison de huit chclins par ano6e,
depuis sept ans. Laquelle somme vous avez souvent reconnu devoir mais que vous
refusez (suivant lui) de payer.

Pourquoi Ie Demandeur demande Jugement en consequence avec iuteret et depens.
Vous etes par Ie present requis de satisfaire II la demande du dit demandeur en

cette cause, avec depens, ou de comparai'tre en personne ou, par votre Procureur dev3nt
notre dite Cour, en 1a Salle Publique de la Paroisse de N:-D. du Lac St-Jean, dans Ie
dit District, a DIX heures du malin, Ie vinglieme jour de fevrier courant. pour repondre
II la dite demande, autrement Jugement sera rendu contre vous par dUau!.

En foi de quoi, nons avons appose aux I2resentes Ie Sceau de notre dite Cour, en
la paroisse de N.-D. du Lac St-Jean, le quinzieme jour de fevrier en l'ann6e de Notre
Seigneur mil huil cent soixante et dix-neuf.

Is. Dumais,
Greffier de ]a dite Cour.

VTIJ - Extrait du proces-verbal de la seance du conseil du village de Ro
berval du 7 decembre 1885,' protestation contre la pendaison de
Louis Riel.

Propose par M. Thelesphore Pilote seconde par M. Lufroid Paradis:
Considerant que Ie Representant de I'Autorite federate dans [e Nord-Ouest, pen

dant la derniere insurrection a traite avec Louis Riel, en lui demandant et en acceptant
sa reddition, et que eel acte du general Middleton n'a jamais ete desavoue par
I'Executif ;

Considerant qu'iJ a toujours existe un doute tres serieux sur Ie fait de savoir si
Louis Riel a eu pendant I'insurrection, lors de son proces et de son execution, la
jouissance complete de ses facultes intellectuelles et que ce doule n'a jamais ete
eclairci a la satisfaction du public;

Considerant que Ie Jury, par son verdict, a recommande Louis Riel a la clemence
et que l'Executif en faisant executer la sentence portee par Ie tribunal de Regina a
meconnu Ie sens du verdict rendu ;

Considerant que ('execution capitale pour offenses politiques n'est plus dans les
mreurs de notre epoque dans Ie cas actllel, ni [a securile de "Etat, ni Ie retabtissement
de I'ordre dans Ie Nord-Ouest ne requeraient cet acte de rigueur excessive;

Considerant qu'it n'y a eu, a Ia mise II execution de la sentence de mort portee
eontre Louis Riel, d'autre necessite apparente que eelle de donner satisfaction a la haine
des seetaire.s orangistes, amis de Sir John A. MacDonald;

Resolu unanimement que dans I'opinion de ce conseil, l'execution de Louis Riel
a ete un acte injuste, impolitique, inhumain et barbare; que ce conseil Ie reprouve
comme iJ eondamne energiquement la condui!e du gouvernement de la Puissance qui s'en
est rendu coupable.

IX - Extrait du proces-verbal de La seance du conseil du viLlage du
7 juillet 1890.

Reglement pour obliger tout charretier ou roulier public ou personne conduisant
du monde avec salaire a prendre et payer une licence dans les limites de la municipalite
du village de RobervaI.
Article premier. - Tout charretier ou roulicr public ou personne voulant eonduire du
monde, residant dans cetle mllnicipalite, et menant par lui-meme ou par d'autres dans
les limites de cette municipRlite, ou de cette municipalite dans une autre, sera tenu,
ebaque annee, 11 partir du premier juillct de chaque aonee, de prendre et payer une
licence de ce conseil pour pouvoir exercer tel metier dans les limites de cette munici
palite ou de cetle municipalite dans une autre.
Article deuxieme. - Le taux 11 etre paye par cbarretier ou roulier public conduisant du
monde avec salaire, pour telle licence, sera etabli chaque anoee par resolution pass6e
par ce cooseil et pour cette annee ~t fixe a cinq piastres pour l'annee qui se terminera
Ie tronte juln prochain.
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Article troisieme. - Le taux qui sera fixe chaque annee par resolution du conseil est
un taux qui ne comprend qu'une voiture et un cheval, ainsi un charretier ou roulier
public ou personne conduisant du monde qui aura deux voitures ou plus sera oblig6
de prendre licence pOur chaque voiture. et de payer Ie meme taux additionnel pour
chaque voiture.
Article quatrieme. - Toule et chaque personne obligee de prendre et payer une licence
comme susdit devra Ie faire dans les derniers quinze J'ours de juin de chaque annee,
et pour cette annee dans les derniers quinze jours de jU' let, sous peine d'une amende de
dix piastres pOur detaut de Ie faire et dont moitie appartiendra au denonciateur et
l'autre a la municipalire.
Article cinquieme. - Le secretaire-tresorier de ce conseil accordera et est par Ie present
autorise a accorder toutes et chaque licence a ~tre prises en vertu de ce reglement et
ce sous son seing.
Arlicle sixieme. - A detaut par tel charretier ou roulier public ou personne conduisant
du monde avec salaire, de prendre el payer sa licence comme susdit, Ie secretaire-treso
rier devra poursuivre apres Ie deuxieme jour de juillet de ebaque annee et pour cette
annee apres Ie dixieme jour d'aoul, tout lei retardalaire pour Ie recouvrement de la
laxe due sur telle licence et ce au nom de la corporation devanl toute cour judiciaire
competente.
Article septieme. - Le larif que les charretiers ne peuvent surpasser est fixe comme suit:
Pour une ou deux personnes dans les limites dc la munieipalite, aller et retour, un quart
d'heure d'altente. Vingl-cinq centins. Pour trois ou qualre personnes dans les !imites de
Is municipalile, aller et retour, un quart d'beure d'attenle. Trenle-cinq centins. Lorsqu'un
charretier sortira des limites de la municipalit.6, il pourra charger vingt eentins du mille
aller el relour pour une ou deux personnes et pour trois ou quatre personnes, vingt-cinq
centins du mille.
Tous reglements ou partie de reglement incompatible ou contraire au present reglemenl
sont par Ie presenl rappeles el revoques.

Tllelesphare Pilot
maire

Alleste:
Jules Conslantin, secretaire-tresorier.

x - Resolutions relatives a la publication des avis en fran9ais seulement.

Extrail du proces-verbal de 1(/ seance drl 4 mars 1872.
Propose par Fran~js Bernier,
Seconde par Israel Boivin,
Et unanimement resolu qu'une demande soit faite au Lieutenant-gouverneur de

celle Province par Ie Sccretaire-tresorier de ce conseil, Ie pliant de vouloir bien dispenser
ce conseil de publier ses Reglements, resolutions et avis dans les deux langues, anglaise
et fran<raise, mais seulement dans la langue fran<raise.

Extraits des minllles du conseil de ville (1935).
Attendu que la publication de lout avis special ou public, resolution ou ordon

nance de ce conseil municipal ont toujours ele publies que dans la langue fran<raise
alors que la loi exigeait que cette publication ait lieu dans les deux langues ;

II est propose par l'ochevin Exurie Tremblay, second6 par J.-H. Leclerc et resolu :
Que demande soil faite au lieutenant-gouverneur en conseil pour que ceIui-ci

declare valide et legal tout ce qui a e16 fait depuis I'erection en ville de cette municipalite
jusqu'au 31 aoOt 1934 vu que J'omission de t'emploi de la langue anglaise n'a affect.6
aucun droit ni cause de prejudice 11 personne. L'echevin J.-H. Leclerc donne avis qu'a
la prochaine session it proposera un reglement pour que la publication de tout avis
special ou public, reglement, resolution ou ordonnance de ce conseil se fasse en
langue fran<raise seulemenl.

L'echevin Jules-H. Leclerc propose, seconde par I'echevin A.-E. Brassard, et
resolu ;

«Que Ie reglement (no 210) deux cent dix concernant la publieation des avis pu
blics, avis speciaux, reglements, resolutions ou autres ordonnances de celte municipalite se
ront publies a I'avenir dans la langue franc;.aise seulement; Ie tout tel qu'aulorise par la
10i amendant la charte de la ville de Roberval, sanctionnee Ie 16 mars (6, Geo. V.
Chapitre 54.). sauf les avis ou autres ordonnances, etc., devant ~tre publie.s dans Ia
Gazetle officielle de Quebec qui Ie seront dans Is langue franl(8.ise et dans la langue
anglaise. :I>
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XI - Extrait du proces-verbal de la seance du conseil de ville du 5 jan
vier 1905.

Reglement regularisant Ie commerce des Bleuets a Roberval.
Article premier. - A partir du jour ou ce reg!-ement deviendra en force, les rues Ste
Angele et Scott et tout Ie terrain libre pres de la station du chemin de fer de Quebec et
Lac St-Jean seront connus comme place de marche public.
Article deuxieme. - Le conseil nommera par resolution un ou plusieurs officiers publics
dont les devoirs seront de visiter et mesurer les boites et inspecter les bluets au moment
de la livraison.
Article troisieme. - Les bOltes seront faites de planches de cinq !ignes d'epaisseur et
devront mesurer a l'inlerieur 13 x 22 x 5 pouces de hauteur.
Article Cl,.uatrieme. - Au momenl de la livraison, les bluets conlenus dans ces bOltes
devront eIre parfaitement sains, nets, prop res et sans aucuns melanges quelconques.
Article cinquieme. - Les inspecteurs de bluets ou toute autre personne pourronl porler
plainle devant son Honneur Ie magistrat de district ou devanl un juge de Paix conlre
toute personne offrant des bluets en venle en contravention aux dispositions du present
reglement.
Article sixieme. - Toute ~ersonne trouvee en deraut sera passible d'une amende de pas
plus de dix piastres et a defaut de paiement de la dite amende a un emprisonnement de
pas plus de quinze jours.
Article septieme. - Tout reglement ou partie de reglement incompatible ou contraire
aux dispositions du present reglement sont par Ie present abroges et rappeles.

L. P. Bilodeau, maire.
G. L. Paradis, secretaire-tresorier.

XII - Extrait des Letlres patentes de la ville, en date du 15 juin 1914.

Limiles de la mllnicipalite de la ville de RobervaL.

A I'est, par Ie Lac St-Jean, a une distance d'un mille du rivage, a la hauteur des
eaux du vingt-quatre juin; au nord, par Ie milieu de la rivihe Ouiatchouarush, a
partir des eaux du Lac St-Jean, en suivant la dite riviere par Ie milieu, jusqu'a la Iigne
entre les numeros 71 et 73 du cadastre, et se continuant par la dite ligne entre les
numeros 71, appartenant a Idas Dufour, et 73, appartenant a Pierre Villeneuve, jus
qu'au cote Ouest du chemin public; a l'Ouest, par une ligne partant de la ligne enlre
les numeros 71 et 73, suivanl Ie cOle ouest du chemin public, jusqu'a I'intersection de
la ligne entre les numeros 70 et 71, de la, par la Jigne entre les numeros 70 et 71 du
cadastre jusqu'a un point se lrouvant a vingt arpents du trait carre du rang I, canton
Roberval ; de III. par une ligne droite, traversant les lots primitifs 9, 10, 11, 12, 13, 14
et 15, arrivant a un point de La ligne qui separe les numeros 15 et 16" a une distance
de vingt arpenls du trait carre, du rang I, canton RobervaL; au sud, par la ligne
separant les lots porlant les numeros primitifs 15 et 16 11 partir du point susdit, jusqu'a
une distance de un mille dans les eaux du Lac St-Jean, en prenant pour base les eaux
du vingt-quatre juin.

XUI - Extrait du proces-verbal de la seance conjointe des deux conseils
municipaux, du 5 mai 1917.

Consecration de la ville et de la paroisse de Roberval au Saere-Creur de Jesus.
Humblement prosternes devant vous, les maires el les conseillers de la ville et de

la paroisse de Roberval, en leur nom et au nom des deux municipalites qu'i! representent,
vous offrent I'hommage de leur foi et de leur amour, et reconnaissant vos bienfaits
passes, ils desirent se placer sous votre protection toute speciale. .

Vous hes Ie Roi supreme des peuples et des individus puisque toutes les nations
vous ont ete donnees en heritage. Naus nOllS inclinons avec amour devant votre
royaute si bienfaisante, et vous etes la supreme autorite puisque tout pouvoir vous a
ete donne au ciel et sur 1a terre. Nous croyons que tous ceux qui en ce monde ont
une autorite quelconque ne sont que vos mandataires et que leurs lois doivent toujours
etre I'echo de votre volonte sainte. Vous etes La voie. la verite et Ia vie. Nous &livons que
Dulle cite, nulle communaute ne peut etre paisible el prospere sans vous. En conse
quence, nous praclarnons publiquement notre volante de toujours remplir noire mandai
dans une dependance fidele de votre autorite souveraine. Naus nous efforcerons de
reprimer tout abus, lout desordre et tout ce qui repugne 11 la morale chretienne lelle
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que nous I'enseigne I'Eglise catholique. Nous ne voterons jamais un reglement qui serait
contraire a la conscience chretienne et aux lois de I'Eglise. Nous nous inspirerons
toujours dans nos deliberations de votre saint Evangile qui est la loi de toute paix de
tout progres et de tou te civilisation.

Sacre-Cceur de Jesus, berussez-nous avec tout notre peuple. Que votre misericorde
ecarte les f1eaux que nos fa utes auraient merih~s. Que votre divine bonte nous comble
de ces biens que vous prodiguez aux peupJes aimes de vous. Que par vous, Ie bonheur,
une honnele aisance et l'harmonie des cceurs regnent toujours au milieu de nous et
que toujours aussi notre peuple dans sa iidelite aux lois de l'Eglisc, sa piete envers vous,
vous soit un sujet de consolation et de joie. Ainsi soit-i1.

Arthur Du Tremblay, Maire Adjutor Bouchard, sec.-tres.
Georges-P. Marcotte Henri Boivin, maire
Georges Uvesque Auguste Pelletier
Adelard Leclerc Willie Lavoie
Exurie Tremblay Louis Moreau
Achille de la Boissiere Isidore Couture
A.-J. Brassard Pierre Girard

C. - LES CELEBRATIONS DU CENTENAIRE DE ROBERVAL
en 1954

I - Comites du Centenaire.

President general: Notaire Leonce Levesque.
Vice-president: M. Jules-H. Leclerc.
secretaire: M. Andre Brosseau.
Assistant-secretaire: M. Gilles Forlin.
Religieux: Chan. Albert Tremblay, V.F., cure de Notre-Dame;

Abbe David Pelletier, cure de St-Jean-de-Brebeuf.
Finances: M. Laureat Levesque.
Histoire: Me Thomas-Xavier Cimon.
Reception: M. Bamabe-A. Boivin.
Publicite: M. Ludovic-D. Simard.
Decorations: M. J.-H. Gagnon.
Demonstrations: M. Bernard Uve.sque.
Embellissement: M. Edgar Tremblay.
Ordre: M. Laval Marcotte.
Poliee: M. Gilles Sirois.
Musique: Madame Joseph Rillfrel.
Parade et chars allegoriques: M. Paul Blackbum.
c Jeune Commerce» : M. Roland Couture.
Logement: M. Gaston Ouellet.
Cantines: M. Thomas-Louis Guay.
Election de « Mademoiselle Centenaire ~: M. Albert Garant.
Programme: M. Marius Dore.

II - Manifestations.

Journee des anciens de Roberval Ie 23 juin. Ouverture de l'exposition bistorique,
prepa.ree en collaboration avec la Societe Historique du Saguenay. Le 24 juin, fete
de la Saint-Jean-Baptiste, fut la grande journee du Centenllire: reception de Son
Exc. Ie T. H. Vincent Massey, Gouverneur GenerAl du Canada; messe pontificale en
plein air par Son Exc. Mgr Georges Melan<;on, eveque de Cbicoutimi; allocution du
T. R. Pere Georg~-Henri Uvesque, O.P.; banquct offert par la ville; adresserent la
parole: Ie T. H. V. Massey, Mgr Melan<;on, I'Hon. Yves Prevost, ministre des Affaires
municipales, representant du Gouvernement provincial, Ie notaire Georges Villeneuve,
depute du comte de Roberval a Ottawa, M. Antoine Marcotte, depute du meme corote
a Quebec, Ie Dr Adrien Plante, roaire de la ville, et Ie Chan. Victor Tremblay, presi
dent de la Societe Historique du Saguenay; parade de la Saint-Jean; vin d'honneur
offert par Ie president des Comites; amusements, danses et feu d'artifice. Autres mani·
festations: souper du Centenaire en 12lein air (18 juillet), Exposition regionale (du
18 au 22 aoOt), messes d'actions de graces, devoilement d'lln monument aux pionniers,
costumes du CentenAire, election de la «Reine du Centenaire:l>, disque du Centenaire,
exposition historique et danses de folklore durant cinq semaines, illumination to ute
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!'annee. etc., etc, Plusieurs pieces musicales furent composees. Dne eSlampille fut con~ue
el lancee par Ie president des fetes: «Visitons Roberval. la Perle du Lac St-Jean:t.
Voici enfin la lisle des congres regionaux tenus A Roberval en 1954:

ler mai : Clubs 4-H ~ 23 mai : Chambres de Commerce des Jeunes; 19-20 juin :
Societes St-Jean-Baptiste; 3 juillel: Federation des Services hospilaliers; 4 juillel:
Gardea paroissiales; 11 juillet : horlogers-bijoutiers; Ier aoOt : fanfares; 8 aout : Cercles
Lacordaire et Jeanne-d'Arc; 12 aoOt : agronomes; 13 aoul : mMecins; 20 aoOI; direc
teurs de funerailles; 29 aout: Chevaliers de Colomb; 18 septembre: notaires;
25 seplembre ; journalistes ; 26 septembre ; policiers et pompiers ; 15 ocwbre : employes
de l'Assurance-chomage; 17 octobre: Socit~te des Artisans.

III - Hymne du Centenaire (enregistre lors du concert du Royal 22ieme
Regiment, le 16 {evrier).

Paroles e/ musiqlle: Mere Marie de la Trinite (Henrielle Cons/antin, Ursuline).

Cent ans J••• C'etait la foret sombre;
Silence myslerieux !
Dne ville a surgi de J'ombre :
Conquele de nos aieux.
<l A ca:ur vaillant, rien d'impossible ! »
C'est notre cn de ralliement I
Devise exaltanle, invincible,
Pour soutenir les fiers elans.

Honneur a Roberval, ce fief de Notre-Dame I
Joyau du lac immense aux reflets enchanteurs I
Son peuple se souvient. Tout vibrant, il acclame
Un siecle entier de foi, d'espoir el de labeur.
Salut. pleine de grike, 0 douce Notre-Dame I
Au bord du lac d'azur, viens regner a jamais I
Ton peuple se souvient. Tout vibrant, il accJame
Ton maternel amour, ta gloire et tea bienfaits.

-----+-----





NOTES

Abreviations

S.H.S. - Archives de la Societe Historique du Saguenay.
Journaux robervalois :

L.I - Le Lac SI-Jean, 1898.
Rap. - Le Rapatriement,1899.
C.I - Le Colon du Lac 51-Jean, 1900-1902.
DU. - Le Defricheur du Lac St-Jean, 1901-1902.
L.U - Le Lac St-Jean, 1902-1917.
c.n - Le Colon, 1917-1946.
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3. (Abbe Francois Pilote), Le Saguenay en 1851, Quebee, 1852, p. 36.
4. Pere H. Galvin, L.II, 3 aoill 1905.
5. Ces cinq derniers ehiffres, ainsi que eelui de I'altitude du lac, nous sont fournis

par Aluminum Company of Canada Limited (Shipshaw). Nous les donnons sous
reserve: les mesures qui ont coues sont divergenies. Raoul Blanchard (L'Est du
Canada franrais) donne, mais au conditionnel, presque Ie double de Ia superficie
rapportee ici pour Ie bassin versant.

6. L'Est du Canada franrais, Montreal, Beauchemin, 1935, p. 28.
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9. L'Oiseau-Mouche, semInaire de Chicoutimi, 13 femer 1897.
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1925, p. 25.
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14. Pilote, op. cit., p. 18.
15. Report of the Commisslonners for Exploring the Saguenay, Quebec, 1829, p. 148.
16. Normandin, op. cit.
17. Dans I'acte de son mariage, au registre de Betsiamites, en 1845, James Robertson

est dil c: domiciJie au Lac Saint-Jean). A quel endroil du Lac pouvait-i1 etre
etabli sinon ~ Roberval, ou on Ie retrouve en 1850, 1852, 1853, 1856, et enfin en
1857 avec qualJ'e bil.tisses ?

18. Devenue veuve, Veronique Verreault epousa Anieet Gagnon (1867). Son fils
Edouard c Ned) Robertson c&la 11. son beau-pere, en 1871, 75 acres du lot 37
avec cheVal, vache, taures et ¢ deux meres moutonnes), epousa Emma Gagnon,
fiUe de son voisin, Opta!, lequel etait Ie frere d'Anicet, et s'etablit a Pointe-Bleue
beaucoup plus tard.

19. Le 13 juillet 1849, Prisque Verreau!l achete une terre au Lac-Saint-Jean. Le
4 octobre 1871, Ie meme cede 11. son petit-fils) Edouard Robertson, Ie lot 37, acquis
de James McNicoll en 1853. La meme annee, Edouard Robertson vend a Anicet
Gagnon la moitie nord du lot 37. En 1864, dans un acte de vente d'une partie du
lot 36 par Jacob Girard, cultivateur de Laterriere, a Damase Hudon, marchand
de Bagotville, James Robertson renonce aux droits qu'll a pu avoir sur eel im-
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meubIe. Enfin, Sur les plans d'arpenlage de 1857, Ie lot 36 est marque: Prisque
Verreault, et Ie lot 37 de Roberval et Ie suivant, 27 de Charlevoix, sont au nom
de James Robertson.

20. Nous donoons cette date: 8 (ou 9) avril, et quelques autres details, sur la foi
d'un ¢ historien ~ serieux, I'abbe Alexandre Maltais, qui tenait du cure Lizotte des
notes «precises et faites avec beaucoup de soin », «d'un grand prix pour Ie futur
historieo de Roberval~, ecrivait-il Iw-meme. (S.H.S.)

21. II est probable qu'i1s aient meme sejourne ~ Roberval avant 1855.
22. La plus grande confusion a regne jusqu'ici au sujet du «premier colon l>. Aujour

d'hui on envisage Ie territoire de Roberval, depuis la Ouiatchouan jusqu'a Pointe
Bleue (10 milles de rivage) comme un loUt. Mais il n'en allait pas de meme a
I'origine. Thomas Jamme se trouvait etre Ie premier colon proprement dit a fa
riviere Ouiatchouanish, Celestin Boivin, Ie premier dans l'Anse, et Cbrysostome
Boivin et Prime Thibeault, les premiers a la riviere Ouiatehouan, qui fait partie du
canton Charlevoix. 11 faut considerer aussi les differences d'§ge et d'influence. En
fin, au sens large, les premiers colons seraient Jacob Duchesne et James Robertson.
En fail, il n'a pas elUSte, ce «premier colon », puisqu'ils etaient plusieurs. On ne
saurait sans mesquinerie remettre iI un seul ce qui appartient a un groupe. Pour
donner une idee de ce probleme, si c'en eSI un, disons que Celestin Boivin,
Thomas Jamme et Ie couple Thibeault-Boivin ont chacun une tradition en leur
faveur. Lorsque Ie village de Roberval rut proclame «ville l> en 1903, Ie cure
rendit un hommage public 11 Ambroise Jamme, comme suppose premier colon de
la place, et Ie journal evoqua Thomas Jamme comme premier colon «au dela
de la rivihe Metabetchouan l>. I.e plus intelligent fut alors Ie maire L.-P. Bilo
deau, qui paya son tribut d'honneur au premier colon toul en avouant qu'il ne
savait pas qui iI etait, parce qu'U n'avait pas eu Ie temps de faire les recherches ...

23. Le Progres du Saguenay, 26 juin 1919. ct. Ernesl Gagnon, Choses d'auJrefois,
Quebec 1905, p. 113 et suiv.

24. A un prihre de Quebec, 30 mai 1856.
25. A un cousin pretre, 21 nov. 1855.
26. A Mgr P.-F. Turgeon, eveque de Quebec, 7 fey. 1856.
27. Ibid.
28. L'acte de Bapteme de Joseph Thibeault ne figure pas au registre de Laterriere

depose au greffe de Chicoutimi, ou sont consignes les aulres aetes de I'abbe
Casgrain.

29. Ibid.
30. L'arpenteur Pierre·Alexis Tremblay lravaillait alors dans Ie canton Charlevoix.

C'est A.-N. Wallace qui arpenta et inventoria Ie canton Robcrval, la meme annee.
On voit ici en queUe consideration elait Ie territoire robervalois, ou I'existence
future de deux paroisses (Roberval et Chambord) est deja indiquee.

31. Thomas Jamme.
32. 17 juin 1857.
33. 20 aofit 1857.
34. Le nom de Roberval (Robert-Val) pourrait venir de Robert de La Mark, dont

trois seigneurs hereditatreS porterent Ie nom et furent chefs d'armes de Ia famiUe
de M. de La Rocque de Roberval, qui posseda Ie do maine dit de Roberval (Oise).
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¢ \'Ouiatchouanish"tJ, ou a ¢ la pointe Bleue », ou tout simplement «au lac St
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voisin, Roberval, nom du canton qui forma Ia plus grande partie de la paroisse
(1857) et nom de la municipalite (1859), et Notre-Dame du Lae Saint-Jean,
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54. « Ecoutez la complainte - De deux jeunes noyes. - Que la chose est 11 plaindre !
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SOURCES

Les archives de la Societe Historique du Saguenay et les archives municipales,
scolaires et religieuses de Roberval nous ont fouroi la documentation de base. A la
Societe Historique regionale, DOUg nous sommes interesse notamment 11 I'imporlante
collection de MeJnoires (dictcs par des vieux el des vieilles du Saguenay), a la col
lection Varia Saguenayellsia, serie d'articles de journaux reJatifs au Saguenay qui
completenl les premiers journaux publics a Chicoutimi el 11 RobervaJ, a la collection,
unique, des journaux publics a Roberval depuis 1898, et aux Documents concernant
Roberval, provenant de diverses sources. A RobervaJ, nous avons parcouru les livres de
proces-verbaux, du moins ceux qui sont conserves, des deux municipalites, paroisse
et ville, des deux Commissions scolaires correspondantes, certains manuscrits chez les
Ursulines, Ie Iournal des Hospitalieres de l'Holel-Dieu Saint-Michel, etc. Nous avons
converse avee la plupart des octogenaires de Roberval, dont certains nOllS ont fourni
une aide precieuse. Nous devons a l'obligeance de M. Maurice Houde, seerctaire de la
ville, d'avoir pu consulter a loisir les arebives de cette munieipalite, de premiere im
portance pour Ie present ouvrage, a celie du Chanoine Albert Tremblay, d'avoir eu
acces aux archives dc la vieille paroisse, a celIe de M. Thomas-Xavier Cimon, d'avoir
pris connaissance de documents d'interet particulier, etc. M. I'abbe Maurice Constantin
nOllS a mis en mains une documentation fort interessante, en manuscrits et photogra
phies. Nous avons consulte aussi les archives judiciaires de Chicoutimi, les archives de
I'Archeveche de Quebec, et, quand besoin en elait, les publications officielles du gouver
nement et les mandements des eveques. Voici enfin quels furenl nos principaux in for
mateurs: Ie Chanoine Victor Tremblay, M. Ernest Bilodeau, M. Charles Dumais,
M. Errol Lindsay, N.P., les Ursulines, Hospitalieres et Cleres de St-Viateur de Rober
val, Ie R. P. Marie-Simon, archiviste de la Trappe de Mistassini, les Freres Maristes de
Levis, ...

II existe, sur la region du Saguenay en general et du Lac-Saint-Iean en parliculier,
une cerlaine litterature, beaucoup plus abondante que pour les autres regions du Quebec,
eparpilh~e SUr un siecle d'hisloire et plusieurs siecles de « prehistoire ». Pour cette dcr
niere partie, jl s'agit Stlrtout de relations de missionnaires et d'explorateurs. Des les
debuts de la colonisation, en 1852, I'abbe Fran~is Pilote publie une petit ouvrage, sur Ie
Saguenay, sur «Ie passe, Ie present et I'avenir du Haut-Saguenay »... Depuis ce temps,
recits de voyages dont plusieurs en anglais, contes, biographies, ouvrages scientifiques,
publications innombrables du gouverncment ou de societes commerciales, ouvrages d'inte
ret general, comme ceux d'Arthur Buies, sans oublier Maria Chapdelaine, qui appartient
a la litterature universelle, ont fait du Royaume du Saguenay une «province» a part
dans Ie Quebec. Mais la plus grande partie de cette Iith~rature est negligeable en debors
du domaine de l'histoire. Les deux ouvrages recents 9,u'il faut mentionner sont:
L'Hisfoire du Saguenay depuis l'origine jusqu'il 1870, pubhee par la Societe Historique
du Saguenay cn 1938, et L'Esf du Canada fran~ais, de Raoul Blanchard, vol.II (1935),
dont In moitie est consacree u cette region. Pour la presente monographie les imprimes
n'offraient que matiere restreinte, a part les journaux hebdomadaires publies a
Roberval.
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Le plupart des photographies anciennes reproduit.e.<l dans ce volume sont
des premiers photographes de Roberval: I.-Auguste Roy, J.•L. Talbot, et surtout
Ie Dr Jules Constantin. Les photographies recentes sont de J.-E.. <';bal?ot l Fernand
Bilodeau, etc,
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