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IL ETAIT UNE FOIS.. . CAP-A-L'AIGLE 

(Edirioti revisée 1988) 

11 va sans dire que la municipalité de Cap-à- 
l'Aigle posskde de nombreux attraits histori- 
ques er culrurets. Cc fait est reconnu depuis 
Iongremps par les nombreux touristes et esti- 
vants qui séjournent dam cette pittoresque lm- 
lité durant I'éré, plus particulièrement. Cepen- 
dant, le patrimoine de Cap-&-l'Aigle mérite 
assurément d'être encore mieux connu et la pré- 
sente monographie s'impose comme un docu- 
men1 fort intéressant à ce sujet. 

Elle Fut le fruit d'un projet d'étk mené par 
des étudiants de Cap-A-1' Aigle en 1977. Cette 
parution a connu une diffusion assez large et 
fui même rkimprimke en 1983. Cependant, elle 
demeurait presque introuvable depuis un cer- 
tain nombre d'années. Le présent tirage F r -  
met donc de la rendre disponible à nouveau. 

Il s'agit d 'une edition revisée de la première 
parution. Certaines corrections de formes ou 
d'aurres, conczmant le contexte historique, ont 
été effectuées mais dans un esprit soucieux de 
préserver le cachet original du texte. Le docu- 
ment conserve donc à peu de chose près, sa pré- 
sentation originale. 

Nous ne doutons pas que cette nouvelle édi- 
tion saura intéresser les amateurs d'histoire et 
notamment tous ceux et celles qui aiment ce 
beau village. Et comme ces derniers sont très 
nombreux, i l  semble d'ores et déjà que cette 
autre parurion d ' l l  &loir trne fois . . . Cap-à- 
1 'Aigle est promise A un succès certain. 

Serge Gauthier, président 

SociétC d'histoire de Charlevoix 



De la fufmes à vn autre cap que nornrn.a.es le cap ù l 'A igle , . .  . 

«CI-t~onp/<~iriw 

INTRODUCTION 

Mettre les pieds sur une terre nouvelle amène 
une certaine crainte, mais on seni en dedans de 
nous une vie exubérance, un enthousiasme 
débordant à voir, à découvrir, à fouillcr ce 
monde incon nu. 

Pour nous, jeunes historiens en herbe la sen- 
sation est la même. La petite histoire n'est cer- 
tes pas une chose à dédaigner, à ignorer. On 
s'y consacre avec un réel plaisir, on s'inquiéte 
du résultat. 

Essayer de synchroniser les diffé.rentes ver- 
sions qui se rapportent à un même evènement, 
et pouvoir ainsi éclairer une situation qui sou- 
vent se mèle en inille et une conjonctures 
demeure pour nous un véritable défi. 

Découvrir ensuite quelles sont les richesses 
qui ont pu résister aux nombreuses attaques des 

hommes et du temps, et par la suite faire con- 
naître à tous et chacun de nos villageois ce qui 
aujourd'hui siibsiste encore de ce patrimoine, 
riche en monuments, en faits et en écrits quel- 
quefois cocasses. Pour tcrrniner rassembler tout 
ce qui s'est produit, en faire u n  ouvrage basé 
sur les dires et les ecrits qui pourront par la suite 
servir de référence non seulement au village de 
Cap-à-I' Aigle mais pour toutes les villes envi- 
ronnantes, car elles ont toutes une histoire q u i  
les relie intimement, disons. 

Ce casse-tête aurait été incomplet si tous et 
chacun de nos villageois s'élaient tus. Fort heu- 
reusement le contraire s'est produit. 

Vivre tout ce qu'on n 'a  pas vécu à travers 
un livre, c'est ce qui  permet à l'esprit de revi- 
vre, où qu'il  soit, à u n  endroit qu'il a aimé. 



Remerciements 

Nous adressons nos rernercie~nenrs à roure 
la population de Cnp-à-1 'Aigle, ainsi qn 'cf cer- 
taines personnes de l'extérieur du village. Tous 
ont bien voulir nous aider, de près ou de loin, 
soit par témoignage, document ou phoros. Sans 
cette coopérafion, i/ faut bien le dire, celte his- 
rorique n'aurait pu se concrétiser. Nous avons 
de plus béndjcier de conseils sur in coricep- 
tiori du livre fant au point de vue liiréruire que 
photograplzique. 



CHAPITRE 1 

SITUATION ET ORIGINE 

Cap-à-1' Aigle, petit village de la région de 
Charlevoix, est sirué sur les rives du fleuve St- 
Laurent, à quelques milles de La Malbaie. Site 
qui depuis loiigtenips est l'endroit de prédilec- 
tion de nombreux touristes; c'est un oasis de 
paix, d e  beaulé et de sérénité non seulemenr 
pour les nomades, mais p u r  tous les villageois. 
Une preuve des plus tangibles c'est la diffhnce 
qui existe entre sa population estivale. En effet 
sa population est d'environ 780 ârncs mais avec 
l'affluence touristique elle peut augmenter au 
delà de 900. 

Les limites du village sont différentes de cel- 
les de la municipalité. Le village commence à 
I'ouest, au Cap Fortin. et se termine à I'esr, 
à la cote des Jalins, englobant au nord le rang 
Ste-Mathilde. Tandis que la iriunicipalité débute 
à l'ouest, chez Gabriel Tremblay, et se termine 
à la côte des Jalins (le rang Sie-Mathilde n'y 
étant pas compris). II est a noter que la muni- 
cipal~ té de Cap-à-1' Aigle s'est détachee de la 
municipalité SI-Etienne de La Malbaie en 19 16. 
S:I superficie s'étend sur 2560 acres. 

Mais pourquoi avoir appelé ce village Cap- 
a-l'Aigle? Cenainenient du fair qu'il y avait 
beaucoup d'aigles?. . . Car d'ap&s plusieurs ver- 
sions populaires, on peut déduire que le nom 
de Cap-à-l'Aigle a été associé assurénient à la 
présence d'aigles. Ces Iégendes sont [rés bel- 
les et nous avons pensé en livrer quelques unes: 

Champlain au cours de l'un de ses voyages 
aurait manqué d'cau douce et serait venu 
s'approvisionner au ruisseau qui se déverse 
dans le fleuve, non loin du quai dc Cnp-à- 
l'Aigle. II s'abreuvait à cette au pure lorsqu'au 
mênie moment un aigle s'éleva dans le ciel. 

Une autre nous dit qiie Champlain longeant 
la côte s'émerveillait du beau paysage qui 
s'offrait h ses yeux. A la hauteur de  la Pointe 
le Heu la furme du roc l u i  fit songer à un tête 
d'aigle. 

Une dernikrc est celle où Champlain décida 
d'aller explorer le Cap. En parcourant les ter- 
res. il se rendit B la Pointe le Heu er c'est en 
ce lieu qu'il tua un aigle, raison qui le f it attri- 
buer ce nom au Cap.. . 

Bien sûr i l  existe d'autres Iégendes mais étant 
donné qu'elles s'entrecoupent, i l  nous semble 
superflu d'en faire iiiention. 

En parcourant les oeuvres de Chmiplain nous 
avons appris que Cap-à-1' Aigle que nous con- 
naissons aujourd'hui avait été situé par celui- 
ci au cap aux oies.Voici comment ce fait est 
relaté: 

De la fufmes à vn autre cap que ntimmaf- 
ines le cap a l'Aigle. diftant du cap daulphin 
8 lieues: enire les deux y a vnt  grande anse. 
où au fond y a vne petite riuere qui affeche 
de baffe mer. Du cap à l'Aigle hfrnes à I'ifle 
aux couldres qu i  en eft diilante vne bonne 
lieue, et peul tenir enuiron lieue et demie de 
long. ' 
On voit ici que la rradition fait dCfaut, car 

le Cap-&-l'Aigle d'aujourd'hui est bien à s i x  
lieues plus bas que celui auquel Champlain a 
donné ce nom .' 

Au départ le *vrai,, Capà-1' Aigle s'appelai! 
le Cap de Malle-Baye'. Comrrient s'est oNrC 
le changement'? Nous ne sommes pas en mesure 
d e  l'expliquer. Mais une chose est certaine, 
l'origine vient sans aucun doute de la présence 
d'aigles dans la région. Une preuve à cela, ajou- 
tée aux Iégendes ci-haut mentionnks, est le fait 
que M .  McGown a tué lui-même u n  aigle et 
ce devant les yeux de quelques villageois qui  
vivent encore. 

' Ccorges-Emile Gigubre. LRS voyagw dc Champlain. Ocri- 
rrrs de Champlsin. lume 1. édiiion du p u r .  Mnntrhl. Page 
293. -. - 

' Ibid. 
' lbid 



Certaines parties du Cap-N'Aigle ont éga- 
lement u n  nom particulier et ce surtout dans la 
panie est. Avant de connaître Mont-Murray 
nous avons connu "Les Sables", "Le Pied des 
Côtes''. Les Sables parce que cette terre sablon- 
neuse était entrainée dans le tourbillon du vent. 
Le Pied des Côtes parce qu'une partie de la 
population habitait au bas de la cote des Jalins. 
Ensuite es1 venii le nom de Mont-Murray avec 
l'installation d'un second bureau de poste à 
Cap-à-1' Aigle. 11 en existait déjà un à l'ouest, 
et avec ce nouveau à l'est, i l  fallait nécessaire- 
ment trouver un  noni pour les différencier. On 
le choisit surtout en raison de  la Seigneurie 
Mont-Murray dont nous traiterons un peu plus 
loin. 

Quoique petit et situé en retrait au  nord du 
village, Ic rang Ste-Mathilde fair tout de rnêrne 
partie intégrante de la paroisse Sr-Raphaël de 
Cap-a-1' Aigle. Sa population compte quelque 
deux cents âmes. 

Lcs gens ont cependant surnommé ce rang 
les "Concessions", tout simplement parce que 
les terres furent concédées par le Seigneur de 
Moni-Murray. Les lopins sont divisés en ran- 
gées et tous sont orientés vers le fleuve. 

Comme la plupart des petites municipalités 
de la province de Québec, l'agriculture 
n'occupe plus la place qu'elle tenait auparavant 
dans la vie et les nioeurs des gens. 11 n'existe 
plus que deux véritables cultivateurs dans ce 
petit coin de campagne. La technologie agri- 
cole les a presque forcés a abandonner I'éle- 
vage et la culture; les cultivateurs ont craint 
d'investir une trop grande partie de leur revenu 
dans cette nouvelle machinerie. II y a aussi d'un 
autre côté l'appât salarial qu'ont tendu les indus- 
triels de la région. On peut dire que la politi- 
que gouvernementale n'a pas aidé, par exem- 
ple M.  Lucien Tremblay qui, depuis quarante 
ans, faisait la vente de lait, a dû interrompre 
ses activiiis. 

En suivant I'évoluiiun de sa petite histoire, 
on a pu noter la mise sur pied d'une frornage- 
rie, d'un dépanneur, d'une école d e  rang et 
d'une salle de danse avec restaurant. L'orga- 
nisation de soirées de danse en plein air est à 
l'origine de cette bâtisse: le lac des Pins. 

Vu que ce rang n'avait pas sur son territoire 

de petite église il fallait que les gens se cher- 
che un  endroit pour se rassembler, poiir prier 
et louanger le seigneur. C'est ce qui a amené 
l'apparition et la concr6tisation des croix de 
chemins qui sillonnent ses routes de gravier. 

Comme il a toujours Cté, les accidents géo- 
graphiques ont eux aussi reçu une appellation. 
Forme, coincidence, famille étaient les prin- 
cipales sources de qualificatifs. Plusieurs zones 
furent affublés de nom qu'il devient iniéressant 
d'en savoir le pourquoi. 

Si nous parcourons le chemin d'esr eii oiiesi, 
nous retrouvons comme point de départ la côte 
des Jalins. Elle fut associé aii surnom qu'on 
aitribuait à une  famille de Bilodeau, dont la 
demeure était situke en bordure de celle-ci. 

non-corformité de la Pointe Plate lui a 
valu ce nom. En effet, l'absence de pointe avan- 
cée dans ta mer a éte reniarquée par 1 'horrittie 
ei utilisée comme prétexte nomiriarif. 

Une autre pointe s'est vu attribuée le nom 
d e  Pointe le Heu. Pourquoi? Parce qu'un Heu, 
bateau d'origine tchkque adapté par les Anglais. 
s'y est un jour fracassé4. Donc ce noni n'a dû 
apparaître qu'aprks la conquête. Une autre 
source de renseignement veut que ce soi( un  
père Jésuite qui lui attribua ce nom. L'épella- 
tion "Heugh" ü pour signification protiiontoirc. 

Cap à la Baleine a été baptisé ainsi par les 
villageois le jour où une baleine s'y est &houCe. 
On avait été obligé de dépecer cette baleine sur 
place, et de faire fondre sa graisse pour ensuite, 
vendre l'huile. 

A l'autre extrémité du village on rencontre 
la côte Campbell qui détient ce nom d'un cer- 
tain M.  Campbell. 

L a  Pointe à gaz, elle a tiré son appellation 
du Fdit qu'iine eau sulfureuse coulait sur les 
parois des rochers, du moins c'est ce que l'on 
croit. Suite à ceci, i l  vient se rajouter une autre 
version, qui voudrait que lors d'une tenipête 
de sable les varechs se soit fait enterrer, et qu'à 
marée basse i l  s'en dégage une mauvaise odeur. 

N'ayant pu obicnir de renseignenients vala- 
bles. nous avançons l'hypothèse qui noiis seni- 

' Goldsmiih-Caner. G. Voiliers de (out les temps. Librairie 
Larousse 17. ruc de Moniparnasse. Paris. 1970 Page 26. 



ble la plus plausible, celle qu'une Famille For- 
t i n  a vu son nom rattaché au Cap Fortin. 

Comme vous pouvez le constater notre ter- 
ritoire possède pliisieiirs points de repère, dont 
nous venons de vous révéler I'exisrence. Nous 
les avons situés sur une carte à la fin, pour 
mieux vous orienter. 

LA SEIGNEURIE 
MOUNT-MURRAY 

Dans ce travail i l  faut s'attarder aux siècles 
passés et comprendre que les terres étaient sous 
la tutelle de Seigneurs. C'est poiirquoi nous 
nous voyons dans l'obligation de remonter 
jusqu'à la seigneurie de "La Malbaie", car 
notre village se trouvait compris dans ses 
limites. 

Elle s'étendait "depuis le Cap aux Oies icely 
compris jusqu'à dix arpents au dessous de la 
rivière de la Malbaie avec quatre lieues de pro- 
fondeur d a n s  les terres"'. Cette seigneurie avait 
éri concédée à Jean de Lauaon-Charny en 1653, 
niais Stant donné les notribreuses charges du 
sieur Bourbon. qui faisait preuve de négligence 
au poin t  de vue colonisation et exploitation, elle 
fu t  ranachée en 1667 au Doniaine du Roi. 

La seigneurie de la Malbaie prit un réel 
dépari en 1672 avec l'arrivée de Philippe Gau- 
rhier de Cornporté. qui s'érair vu concédé ces 
terres par I ' iniendani Jean Talon. Ce person- 
naoe très important a occupé au cours de sa vie 

&. , difterents postes. tel que commissaire des 
magasins du Roi, premier prévot de niaréchaus- 
sée. conimissaire de la niarine. et c'est ce qui 
explique sUreinent le fait qu'il n'a pas su inet- 
tre en valeur sa seigneurie. II ne se contenta 
que de cultiver cetle prairie et d'effectuer quel- 
ques coupes de bois. Il  Fit construire un mou- 
l in  à farine et lin moulin à scie. 

Vu sa faible Fortune il  a préféré vendre les 
deux riers de son dornainc à Francois Hazeur. 
Pierre Soiirnande et Louis Marchand le 15 octo- 

I-ckloinc. Rugcr. La Malbaie: Esquisw Iiistorique. L;i Mal- 
baie. 1972 

" Lyzolte. Loui s -Ph i l ip~  La i iei l le Kivibrr-du-hup, $6 i'iell- 
les grris, sris vieilles chose (1613-1916). 

bre 1687. Il mourut cependant quelques temps 
après, soit le 22 novembre 1687, er M. Hazeur 
devint majoritaire dans la seigneurie en 1688, 
en se ponant acquéreur du dernier tiers qui 
restait. 

Immédiatement les nouveaux propriktaires 
orientèrent leurs activités dans la coupe dii bois. 
Un moulin .i scie fiit construit en 1688 ainsi 
qu'un second un peu plus tard au cours de 
I'année. ce qui faisait maintenant trois moulins. 
Mais avec la mauvaise qualité du bois et le coùt 
excessif du transport vers l'Europe, la seigneu- 
rie ne piit atteindre ses objectifs. 

En 1700, Hazeur devint le seul propriéiaire 
et l'année suivante i l  obtint avec Pierre Denys 
de Vitré de M M  Callières et Bocharr Cham- 
pigny, le droit exclusif de la péchc aux mar- 
souins qui s'effectuait sur les rivages de Kama- 
rouskn, Rivière-Ouel le, Poi nte-aux-alouerres.. . 

Tout en perfectionnant cette entreprise. i l  f i t  
beaucoup de depenses. à un point rel qu'il 
demanda uiie aide qui ne l u i  fut jamais acctir- 
die.  11 mounit pauvre le 28 juin 1708, éiant 
donné les n o m b r e u x  déficits de ses entreprises, 
ei ses deux lils devinrent alors propriktaires. 
Ceux-ci ne s'en occupèrent pas. c'est pourquoi 
en  1724 l'intendant Bégon I'achkte ail nom du  
Roi. On nornnia un intendant  de fernie, Fran- 
çoi3 Cugnet. et la seigneurie reprend de plus 
en plus d'anipleur. 

Le 2 avril 1762. après la conquête. le géné- 
ral James Murray concède la seigneurie à deux 
de ses meilleurs officiers, Jolin Nairne et Mal- 
colm Fi-aser. Le domaine se subdivise en deux 
pai-ties, celle de John Nairne portani Ic noni de 
seigneurie de Murray  Bay. tandis que celle de 
Malcoliii Fraser est appelée seigneurie Mount 
Murray. Mais Ic conirat de concession ayant 
été paraphe avani le traité de 1763. les deux 
honimes durent le renouveler cn 1761. Le ter- 
ritoire qui nous intéresse ici est celui de Mal- 
colm Fraser puisque Cap-il-l'Aigle y était com- 
pris. II s'étendait "à l'est de la rivière Malbaie 
(Cap-à-l'Aigle) jusqu'à la rivière Noirc (St- 
S i rné~n)"~ .  Fraser a fait construire des mou- 
lins, a implant6 la culture. la colonisation etc.. . 
I l  se mêlait très bien aux Canadiens-Fiançais 
parce qu'il connaissait la langue. Son manoir 
était situé non loin de la Poinre a gaz sur le hnrd 
du fleuve, face à celui de John Naiine qui se 
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trouvait de l'autre c6té de la Rivière-Malbaie. 
Il fut détruit par les flammes, mais nous som- 
mes incapable de dire en quelle a n n k  cela se 
produisit. 

M.  F m e r  déddf! en 1815, lègue, à son fils 
William Fraser, son bien. Celui-ci fit construire 
en 1827 un nouveau manoir q u i  se situe cette 
fois sur le bord de la route du cap Fortin. I l  
est a remarquer que lors du tremblement de 
terre en 1925, un côté de la maison s'&roula. 
Aujourd'hui il ne reste plus que les murs du 
manoir, car en 1975 il fùt ravagé par le feu. 

William Fraer  prend la relève jusqu'en 
1830. Après son dé& son frère John Malcolm 
Fraser hérite du domaine puisque William 
n'avait pas d'enfants. 

Par la suite ce sont les deux filles de J.M. 
Fraser qui doivent se séparer cet immense pro- 
priété. L'une, Mrs Reeves, reçoit le manoir et 
la moitié de la propriété tandis que l'autre, Mrs 
Higham, bénéficie du territroire qui  s'étend de 
la ferme de la Cornporté jusqu'a la route de Fra- 
serville. Cette derni&= est vendue et alors la 
famille Cimon s'accapare de la moitié du 
domaine. 

Mrs Rmves garde la propriété jusqu'cn 1879, 
et c'est son mari qui après son trépas prend en 
main ce que celle-ci a légué. 

Iohn Fraser Reeves fut le dernier descendant 
des Fraser à posséder la seigneurie puisqu'il 
la vendit en 1902 h M. Georges T. Bonner. Sa 
füle en prit possession lors du décès de son 
père, elle était alors mariée à un certain M. 
Cabot. Eile est toujours propriété dcs Cabot qui 
se sont succéd&s de générations en gédrarions. 
Le propriétaire actuel est M. Frank Cabot. 

Cette famille s'occupe, par I'enuemise de M. 
Bernier, de l'élevage de bovins, d'ovins et de 
chevaux pur-sang. Au cours des dernieres 
années ils ont établi une pépiniére. 

Walt Disney tourna le film "Big r d "  sur 
leurs magnifiques t e m .  Les séquences du film 
furent roumées à travers la région soit aux Chu- 
tes Fraser, au manoir Richelieu . . .  De plus il 
est intéressant de savoir que la maison de M. 
Morgan fut remont& pièces par pieces. C'est- 
a-dire qu'on numérota chaque pierre p w r  en 
arriver, l'assemblage fini, à une architecture 
conforme à la première, sise aux Eboulements. 

En raison des droits des Seigneurs qu i  furent 
abnljs dans les années "40" dans notre 
paroisse, le mythe des seigneuries a disparu. 
Cependant l'id& de seigneurie demeure tou- 
jours, en tout cas par ici, puisque cette famille 
a acquis une grande partie des terres de notre 
village. 



Chapitre 2 

VIEILLERIES ET ANCIENNETE 

Nous avons  enté de découvrir la maison la 
plus ancicnne du  village. Nos investigations 
nous ont conduit à celle de M .  Paul Desrneu- 
les, dont le titre de propriété daie de 1816. 

Elle fut construire en pièces de cèdre et de 
pins retenues par cles chevilles de bois et cal- 
feuirie avec de l'écorce de cèdre; i l  n'y appa- 
rail aucu1.i clou. Cependant elle ttait moins 
grande autrefois. la partie "est" n'y était pas 
cornprise. Les murs étaient de crSpit et le soni 
encore. Le toi1 en bardeaux de bois, mais mal- 
lieureusement M .  Desineules a dû les rempla- 
cer par des bardeaux d'asphalte. Les planchers 
en bois naturel, le sont toujours. La maison 
garde son style canipagnard. tout y est d'une 
grandre simplicité. 

On y retrouvair un four à pain en terre cuite, 
de  forriie arrondie. Aujourd'hui il en demeure 
un autre, celui-là plus petit, moins remarqua- 
ble niais tout de même agé de 150 ans. On y 
adniire des peintures sur aiguilles faites par 
Anne Fraser, vieilies de deux cents ans. II y 
a aussi une merveilleuse porcelaine datée de 
1763 laissée par Laure Conan, une soeur de la 
grand-mère de M.  Desmeules. On y voit encore 
des carafes à vin marquées, un  très ancien fer 
à charbon, un rouer, des ineubles rustiques qui 
font de la maison un espèce de musée très par- 
ticulier, irès personnalisé. Elle contient une 
richesse incroyable d'antiquités. 

La maison fa i t  partie de la Seigneurie Mount 
Murray. elle appartenait à William Fraser. Par 
la suite elle fut constamment habitke par les 
Desnieules. des cultivateurs. Les meubles ont 
roujours été ceux des Fraser. XI est a noter que 
Mme Fraser a pris soin de la famille Louis Des- 
meules après le décès de Mme Desmeules. 

Bien sùr nous considérons d'autres demeu- 
res comme étant des richesses car elles ont au- 
delà de 150 ans. Lelirs intérieurs soni synony- 
mes du passé, et leurs valeurs n'ont d'égale que 

le message dii temps, qu'elles ont  su conser- 
ver er faire pariager aux gens d'aujourd'hui. 
et espérons i% ceux de demain. 

Nous avons retracé un article qiii a paru dans 
le journal "L'Action Catholique" daté du 21 
mai 194 1. 11 nous permet de croire que la 
famille Bhérer est la plus vieille racine fami- 
liale d u  village dc Cap-à-l'Aigle. Voici donc 
la transcription inrégrale du texte en question. 

E n  tiiarge de l a  préparation de son volunie 
Recueil des Généalogies des Famillcs de 
Charlevoix-Saguenay (présentement a I'irnpres- 
sion), le Frère Eloi-Gérard, Mariste, membre 
de la Société Historique du Saguenay, s'est plu 
a éîudier le problème de certaines ramilles dont 
l'origine offrait des difficultés ou des singula- 
rités particulières. 

Pendant la guerre de la Révolution Arnéri- 
caine, un régiment d'Alleniands avait offert ses 
services au roi d'Anglererre pour venir com- 
banre au Canada. I l  se nommait le régiment de 
Son Altesse Sérénissime Madaiiie la Princesse 
Régnante d'Anhalt Zerbst. A cette époque 
Anhalt étair un tout petit état de l'Allemagne, 
dont Bernhurg était la capilale et Zelbst la prin- 
cipale ville. U n e  vieille carte de 1' Allemagne 
éditée en 1836, et dessinée par J.-H. Young 
nous montre 36 Etats dans ce seul pays. Les 
soldats qui faisaient panie du régiment venaient 
en partie des Etats de Hesse-Hanau, de Bruns- 
wick, de Schwartzburg et de Bavière. Le 14 
septembre 1779, le brigadier général Sarriuel 
HoIland fur chargé par le gouverneur du Canada 
de dresser l'état militaire dérriillé de tous les 
soldats allemands venus au pays. Le tableau 
qu'il en fii nous révèle des détails iniéressants. 
Le régiment comprenait six compagnies sous 
les ordres respectifs du colonel Fridrisch Raus- 
chenplan, des Capitaines W ieterslieim, Picquen 
et Gogel. Après le traité de Versailles, plusieurs 
Allemands obtinrent de rester au pays. Ils s'y 





- .- 
David est l'ancêtre de l'honorable Athanase le cimetière des anglais, le corps d'Ansiarque 
David, sénateur. Bhérer, cultivateur, époux de Catherine Croft 

Louise, la rroisième, fu t  baptisée le 18 sep- Millery, noyé à Québec, depuis environ 5 jours 
tembre 1823. Ellekpousaen 1843 Cléophas etagéde54ans".Etledocumentestsignépar 
Harvey. le vicaire du temps, l'abbé Antoine Racine, qui 

Thomas-buis fut baptisé le 16 mai 1828 et devint en 1 874 le premier évêque de 
eut pour parrain Thomas-Louis Duberger, Sherbrooke. 
notaire, et comme marraine Geneviévre Pri- Comme on peut le remarquer, Hans Bûhrer 
meau. II se maria en 1854 à Célina-Priscille était demeuré luthérien. Ce cimetière des 
Duberger et mourut le 23 juin 1883. Anglais est situ6 sur la propriété du Seigneur 

Joseph f u t  baptise le 1 1 niai 1830. Son par- actuel, Sieur Archibald Gray. Les anciens de 
rain f i i t  son frère Matis et sa marraine Hyppo- La Malbaie se souviennent très bien d'avoir vu 
lite (?) Gaudreault. II se inaria en 1861 h Adèle d'ancienne épitaphes dans ce petit enclos qu'on 
Harvey. aperçoit encore, faisant face au fleuve, entre 

Antoinette-Célina ht baptisée le 2 mars 1833. le nianoir et la résidencc d'automne de M .  
Le parrain Fut François Renald, maitre- Gray. 11 doit y avoir au nîoins 8 protesuints qui 
forgeron, et la marraine Antoinene Bélair. Elle ont été enterrés à cet endroit, notamment John 
se maria en 1849 a Hyppolite Turcot el décéda Warren, l'ancêtre de cette famille t k s  bien con- 
le 33 février 1879. nue à la Pointe-au-Pic et à La Malbaie. 

Deux autres enfants d'Ansiac naquirent h La La veuve dYAnsiac Bhérer coiinut une heu- 
Malbaie. Achille et Joséphine. Achille se maria reuse vieillesse et a laissé un souvenir inoublia- 
en11362àMarie-HortenseGaudreaiilteteutune bledebontéetdevertus.Elleétaitcatholique 
nombreuse famille. Joséphine se maria à Cyrille romaine irès dévouée à la religion. Elle mou- 
Demeules en 1857. rut le 5 janvier 1884 et fut enterrée le 8 à l'âge 

Lorsqii'il arriva à La Malbaie, Hans Georg de 95 ans. Elle serait donc née en 1789, et son 
Bûhrer avait déj i  deux enfants: Jean-Georges niari en 1790. Son fils Jean-Baptiste signa l'acte 
et Jean-Baptiste. Ce dernier signait Baiis et c'est de décès ainsi que Jean-Célestin Desmeules, le 
pour cela qu'il a été connu sous le nom de père de M. Arthur (Kelley) Desmeules. 
Mâiis. Jean-Baptiste serait donc le plus vieus Les famil les Bhérer résident priiicipalement 
des deux. II a du naître vers 18 14, car son acte au Cap-à-1' Aigle.' 
de décès, inscrir clans les registres de la paroisse La conservation de nos choses d'antan est de 
de St-Fidèle, à ia date du 2 1 décembre 19 10, plus en plus pronée et ce par cles organismes 
nous apprend qu'il avait 98 ans. II s'était niarié privis. C'est ainsi que la grange de M .  Honore 
en 1 8 4  a Zoé Jean. Jean-Georges, surnomme Bhérer a été placée sous la tutelle d'Héritage 
comme son père, Ansiac, se nîaria en 1837 à Canada. 
Olive Blackburn et mourut le 3 1 niai 1893 à A l'origine, c'est-B-dire en 1830, son toit était 
I'âge de 78 ans. II serair donc né en 1816. La de paille et ses murs asseniblés à l'aide de che- 
iradition l'a toujours ienu pour I'ainé. Tout villes de bois. En 1910 on a publié u n  anicle 
porte à le croire. Le nom du père donné au pre- avec photographies traitant de cette grange uni- 
nier fils. tout comme le noni de la mère donné que dans le cornté de Charlevoix. Aujourd'hui 
àlapreniièrefille:I'annéeduniariage,quia desbardeauxrecouvrenrlatoituretiiaisleprojet 
lieu sept ans auparavant. etc. Dans ce cas. i l  d'Héritage Canada veut lui redonner son aspect 
faudrait admettre qiie I'ige de Jean-Baptiste premier. II existe également u n  cavreau à pata- 
donné dans l'acte de sépulture n'était pas tes q u i  serait hgé parait-il lui aussi de 150 ans. 
véritable. Sa désignation de moniiment historique lui 

Le sieur Bhérer se serait marié vers 18 1 I ou a redonné de I'iniportance et va sûrement em@- 
18 12. 11 décCda accidentellement à QuCbcc. 11 cher sa détérioration, voire même sa dispari- 
se noya dans le fleuve et son corps fut repêché tion certaine. 
aussitôt, car dans I'acte de sépulture cin li t  ceci: 
" le 2 novembre 1844, nous avons inhumé dans ' Frkrc Eloi-Gérard La hmi l i e  Bherer son origine. 1941, 
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Mais tous les gens qui ont vécu dans notre 
région et notre village ont laissé certaines mar- 
ques durant leur passage, soit une descendance, 
une habitation, une coutume ou quelques objets 
usuellement employés. Nous en avons ret.racé 
quelques-uns pour vous. 

Ces objets ont pour nous, gens de Cap-à- 
l'A igle, une certaine valeur sentimentale, 
monétaire ou autre. Ces antiquités représentent 
certes une richesse pour nome patrimoine, elles 
sont rattachees à notre passe. 

La maison de M.  Paul Desmeules est un 
recueil d'autrefois, nous en faisons eiat dans 
un texte précédent. Celle de M. Philippe Robb 
est une demeure piltoresque er charmante. On 
y remarque quantité de merveilles dont une hor- 
loge grand-père damnt de 1842. Cette horloge 
provient, selon les dires de M. Robb, de la 
municipaIité de Se-Urbain. L'horloge est com- 
posée de sept sones de bois. Mais ce qui retient 
le plus l'attention, c'est évidemment la porte 
d'entrée, la serrure ainsi que les fenêtres de la 
façade lors de la vente de feu organiske par la 
ville de Québec après l'incendie de son H ô ~ l  
de ville en 1896; elles sont restks telles quelles. 

La demeure de Mme Naylor contient kgale- 
ment plusieurs valeurs ancestrales dont un muet 
irlandais datant de 1742, ainsi que quelques 
meubles rustiques fabriqués par des anisans. 

De nous jours, il existe encore quelques 
familles qui possèdent et utilisent une des plus 
anciennes méthodes p i i r  réchauffer I'intkrieur 
de leur maison. II s'agit en effet di] bon vieux 
p2le  it bois. On peut constater le fait que cer- 
taines gens ne s'en servent qu'à  cette fin. Il en 
reçre rrks vu, u n  des plus anciens date de 1 896. 
On observe de très jolies berceuses dans pres- 

que rouies les niaisons et un bon nombre de 
meubles furent fabriqués par M. Joseph Rive- 
nn excellenr menuisier. II tint boutique pendant 
50 ans dans la municipalité. 

Si vous vous rendez l'Auberge des Peu- 
pliers vous remarquerez au salon uri piano très 
ancien. 

Une demeure q u i  avait lé moins qu'on puisse 
dire beaucoup d'anraits a pris feu i l  y a de cela 
quelques années. Les demoiselles anglaises qui 
y habitaient l'avaient surnommée " 1  'Alert' ' . 
L'Alert est le nom d'un vaisseau qui  parcou- 
rait I'Antartique et qui se serait échoué a Que- 
bec. Mlle Kerr et Mlle Bishop en on1 achete 
des meubles qu'elles ont arnénagés dans leur  
maison d'été du Cap-5-1' Aigle. 

On croit volonriers qu'on s'est débarrassé 
pour la plupart de nos '%vieilleries". alors que 
ce n'est pas du tout le cas. Et conimenr dire 
"vieilleries" en voyant tout cet art traditionnel. 



CHAPITRE 3 

MODE DE VIE DES VILLAGEOIS 

Quelle joie se fut pour nous de s'asseoir prés Le systètrie de culture était plus intensif ici 
de nos grands-mères, de nos grands-péres et qiie dans plusieurs municipalités du comte. II 
d'écouter le récit de leur vie passée. Nous consistait en une année de grains et deux années 
apprenions que pour nous plus tard la vie serait de foin, ou une année de grains et deux ou trois 
également difficile et parsemée d'embûches. années de phrage.  Annuellement on vendait 
Mais jamais nous ne pourrions affronter ce en moyenne pour quelques $400. de pommes 
au'ils ont surmonté. de terre et environ $30. de foin. II est à noter 

Les faibles revenus aniassés grâce au travail qu'il y a des gens de Cap-à-l'Aigle qui  ont 

acharné que nos aieulç accomplissaierit chaque gagné au concours des Jeunes Agriculteurs, 

ioiirs. les moyens techniqiies presque inexis- organisé par le gouvernement provincial, le pre- 

tants, eniin l'isolement des campagnes n'avaient mier prix pour la spécialité de la pomme de 

certes pas joué en leur faveur. terre. Les meilleures fermes s'occupaient en 
ourre de la production des fraises et des pm- 

Voici comment les notres ont rkussi a con- ,,,; =]les en vendaient pour une t ren ta ine  de 
trer toutes les circonstances pénibles et n'en voir par r inn~e .  certaines fai- 
que les bons côtés. saienr aussi la culture des pois. 

Vers les années 1940, le village de Cap-à- L'élevage etait très diversifié: c'était dans un  
l'Aigle coinptait 33 cultivateurs qui possMaient bur d'autosuffisance et quand i l  y avait surplus 
des fermes d'une superficie d'environ 75 acres, de viancle on essayait de l'écouler sur le mar- 
presque entièrement labourées. Nombre de cul- ché, en la vendant aux étrangers. 
rivateurs possédaient aussi des lots à bois dans Une chose est à noter, c'est qu'il y avait au 
Riviere-Malbaie. Cap-&-l'aigle trois cultivateurs qui possédaient 

Cap-h-l'Aigle comptait une douzaine de cul- eii moyenne 5 couples de renards, qui leur assu- 
tivateurs, dont la situation écononuquc était bien raient u n  revenu net de $225. 
différentes de celle des auires agricul teun. LRur De son coté, M .  Fernand Bhérer s'intéres- 
ferme avait une valeur moyenne de $18,000. sait à l'apiculture. Comment lui est venu cet 
Les autres fermes de la munjcipalizC ézaienr éva- intérêt? II avait gagné un  prix avec M.  Jean- 
luéesenvironà$5.700.Lescultivateursdela PhilippeDufourauconcoursdesJeunesAgri- 
première catégorie possédaient des niaisons très ciilleurs dont la spécialité à Cap-2-1 'aigle &ait 
grandes (où ils recevaient des villégiateurs la pomme de terre. Cette msdaille d'or leur per- 
l 'étd). des bâtiments bien construits, propres mettait d'aller suivre une année d'énidc à l'école 
et bien aménagés qui dépassaient en apparence, de l'Agriculture. M .  Bherer, grâce à l'agro- 
en dimension, et en valeur, tout ce que l'on pou- nonie Langevin, avait pu bénéficier une seconde 
vait trouver de convenable dans le comté. fois de ces cours. Cette année là, un cours sur 

Le sol de Cap-à-l'Aigle est constitue pres- les abeilles était dispensé. 
que en[ièrerilent (95%) de terre jaune grave- En 1942 il ne possède qu'une seule ruche. 
leuse; environ 5% du territoire seulement est puis peu à peu i l  augmente le nombre a 19. Le 
composé de terre sablonneuse. miel récolté était vendu aux frères, aux socurs, 

Les ciiltivateurs du village utilisaient annuel- à l'orphelinat: à I'hfipital, enfin aux particuliers. 
lement une soixantaine de tonnes d'amende- Une année i l  obiin1 780 livres de miel. 
ments calcaires et une quinzaine de tonnes Cependant vu son travail i l  dû cesser d'élever 
d'engrais cliimiques. des abeilles. 
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Les cultivateurs retiraient un revenii moyen 
de $130. de la coupe du bois de chauffage ou 
du bois à pâte sur leurs lots. D'autre part, le 
travail aux chantiers procurait du revenu à u n  
certain nombre de cultivateurs pendant les mois 
d'hiver. 

Rappelons que les cultivateurs de la première 
catégorie, ceux qui possèdaient les plus belles 
fermes, prenaient des pensionnaires pendant la 
belle saison, ce qui leur fournissait un revenu 
additionnel de quelque $600. 

Voici comment s'établissait chez les cultiva- 
teurs du Capà-l'aigle le revenu argent prove- 
nant de l'exploitation de la ferme: 

Grandes cultures 
Produits laitiers 
Bovins de boucherie 
Porcs 
Moutons 
Volailles 
Bois de la ferme 
Total 

On pouvait calculer un revenu net de $1,115. 
par année en déduisant les frajs d'cxploilation 
et en ajoutant les prduits de la ferme consom- 
més par la famille. 

Jks impcits et contributions auxquels avaient 
à faire face les cultivateurs du village etaient 
passablement lourds: les conrributions au sou- 
tien de I'Eglise étaient d'une cinquantaine de 
dollars par année, les taxes municipales étaient 
de $55. et les taxes scolaires d'une quarantaine 
de dollars. 

11 n'existait aucune société agricole dans la 
municipalité. Quelques cultivateurs du village 
appartenaient cependant au Cercle agricole de 
la Rivière-Malbaie. 

11 faut souligner que le Cap-à-l'aigle était un 
centre de villégiature t+s achdandC et, les cul- 
tivateurs du village y trouvaient un excellent 
marché pour leurs produits. Toutefois cette 
clienrèle de choix était desservie par un nom- 
bre restreint de cultivateurs.' 

En 1977 on retrouve 5 cultjvateurs dans la 
municipalité: Philippe Bergeron, Edouard 

* Ccne pmic c.s[ presque emiPrcment irispi& de Tdvriitaiw d s  
ressources nalurelles et inMrieUes, publié par 1ç niinisière 
de I'indusirie ei du commcrcc de Québec, pages 62a 21 67a- 

Dufour, Noël Dcschênes, Adolphe Dufour et 
Benoit Dufour. Il faut tout de même préciser 
que quelques-uns d'entre eux sont obligés de 
travailler à l'extérieur de la ferme. 
La machinerie d'aujourd'hui est beaucoup 

plus sptkidisée et i l  va de soi que cela demande 
plus d'invesrissements. La plupan des cultiva- 
teurs s'en sont munis, mais M. Edouarcl Dufour 
continue selon l'ancienne tradition. 

La culture est celle du grain et de la pomme 
d e  terre. Au milieu juillet on fait les foins. 
L'élevage tout comme autrefois est diversifié. 
II n'y a jamais eu de société agricole dans la 
municipalité, cependant les cultivateurs sont 
maintenant affiliés 2 I'UPA. Certains d'entre 
eux font la vente du bois de chauffage et du bois 
d e  pulpe. Le bois de pulpe est vcndu en majeur 
partie à la Donohue (Clermont) et quelqi~es par- 
ticuliers en achètent. 

Remarquez que si l'on regarde le rang Ste- 
Mathilde qui fait partie de la paroisse de Cap- 
à-l'aigle (mais non la municipalité), on cons- 
tate que ceux-ci sont encore en majorité des 
cultivateurs. 

En plus de cultiver la terre, les gens pouvaient 
s'assurer u n  revenu supplémentaire l'été, en 
hébergeant chez eux des touristes. On pense 
qu'à cette époque, au moins 90% des maisons 
étaient louées ou recevaient des pensionnaires. 
En majorité ces touristes &aient de langue 
anglaise et venaient, soit de Montréal, de 
l'Ontario ou des Etats-Unis. LRS: canadiens f ran-  
çais étaient peu nombreux parmi ces touristes. 
Le seul mode de transport p u r  ces gens était 
le bateau. Ils accosraient à Cap-à-l'aigle après 
avoir abord6 plusieurs aiitres quais au cours du 
voyage. Ceux qui partaient de bIontrkal 
devaient changer de batau à Qukbec, et ce der- 
nier se rendait jusqu'au Saguenay. Voici les 
noms des bareaux qui ont probablement arrê- 
tés à Cap-à-l'aigle: le Saguenay, le Carolina, 
le Canada, le Richelieu, le Québec.. . Ils fai- 
saient partie de la ligne du Richelieu qui fut 
changée par la suite par Canadian Stearnship's 
Lines. LRs touristes descendaient avec leurs 
bagages et étaient attendus par les villageois qui 
les conduisaient en calèche à doniicile. Les 
habitants du lieu n'oubliaient surtout pas 
d'apporter leur charette à foin pour transpor- 



ter les malles des visit.eurs. 11 s'agissait pour 
la majorité de vacances familiales, dont le 
séjour pouvait varier de six à huit semaines. 

Comme nous l'avons dit ci-haut, deux options 
s'offraient à eux: ils choisissaient de louer la 
maison, et leur gouvernante préparait leurs 
repas ou ils habitaient des maisons avec servi- 
ces ménagers compris. LES propriétaires démk- 
nageaient, soit dans une maison d'été, ou se 
retiraient dans leur cuisine d'été rattachée à la 
maison principale. Sinon ils prenaient une 
chambre, et ils n'avaient qu'a descendre pour 
prendre les repas. Ln nourriture variée et 
recherchée provenait de la ferme. t e s  appréts 
des repas prenaient toute l'anention des maî- 
tresses de maison et régalaient les fines 
bouches. 

Le coUt de location d'une inaison était d'envi- 
ron cent dollars par mois, et pour les chambres 
on payait au tout debut six dollars pour cha- 
que personne. II ne faut pas oublier que le prix 
des repas y était inclus. 

A cetie époque trois maisons ponajent le nom 
d'Hôtel. Il y avait I'liôrel Mount Murray, l'hôtel 
Trernblay et l'hôtel l'Aiglon. Pour porter ce 
qualificatif, i l  failait qu'elles aieni au moins huit 
chambres. 

Pourquoi choisir comme lieu de villégiature 
Cap-à-l'Aigle? Pour s'kloigner des centres 
urbains, pour trouver la paix et la tranquilité 
et respirer l'air pur, 

Leurs activités durant la belle saison: explo- 
ration, baignade dans le fleuve, pêche dans les 
nombreux lacs de Charlevoix, ballades, visi- 
tes au Manoir Richelieu, aux chutes Fraser, à 
Tadoussac. 

Ayant pris goût à cette vie paisible. certains 
décidèrent de se construire pour y résider durant 
toute la bel le saison. Les premières furent les 
denioiselles McDonnell. et pour commémorer 
ce fait on nommait en t975 la rue allant a leur 
demeure, route McDonnell . 

La dernière maison a tenir pension fut celle 
de M .  Honoré Bhérer. 11 y avait aussi celle de 
M.  Henri Trernblay, mais à la mort de sa 
femme i l  fut obligé d'abandonner. C'est son 
fils, M. Ferdinand Tremblay , qui quelques 
années plus tard l'a rransformé en auberge: 
l'Auberge des Peupliers. Elle est très renom- 
mée tant au p i n i  de vue nourriture et logement, 
surtout dû au caractère accueillant du decor qui 
a conservé son style d'antan. 

II est difficile pour nous de faire mention de 
chaque habitation de ce lieu merveilleux qu'est 

Fenris Cabot 



Cap-à-l'Aigle, mais vous pouvez être sûrs que 
toutes les maisons imposantes de Cap-à-1' Aigle 
ont reçu un jour ou l'autre des pensionnaires. 

PETITES ENTREPRISES 
D'ANTAN 

Bien sûr les maisons de pensions représen- 
taient l'aspect principal du temps, mais le vil- 
lage prenait forme aussi dans certaines entre- 
prises privees. 

L'atejier de menuiserie de M. Joseph Rive- 
rin retient principalement l'attention. Son ate- 
lier fonctionna durant une cinquantaine 
d'années. C'est en 1942 qu'il dQ arrêter pour 
cause de maladie. On doit sfirement retrouver 
des meubles qu'il a fabriqués dans les maisons 
du Cap-à-l'aigle. Les gens les ont sans doute 
conservés car, d'aprés eux, il était u n  menui- 
sier hors-pair. Il y avait aussi trois autres bou- 
tiques à bois, celle des frères Napoléon et 
Alfred Deschênes qui se trouvaient côte à côte, 
et I'auue était situ& à Mount Murray; le pro- 
priéraire en était Joseph Lajoie. On y réparait 
des meubles, on y faisait des châssis, des por- 
tes, des lits.. . 

Un village n'est pas complet sans forgeron; 
on en comptait quatre dans la municipalité. II 
y avait le capitaine Riverin, pkre de Joseph 
Riverin, qui rravaillait pour la Canada Steams- 
hip's Lines et qui durant la période creuse deve- 
nait forgeron. II y avait ensuire François Lajoie 
qui était en plus maréchal-ferrant. de même que 
son frkre Ulric. Dans Mount-Mumy , oeuvrait 
Francis Cauchon, forgeron et maréchal-ferrant. 

On a retrouvé qu'un seul cordonnier en la 
personne d'Elzéar Bhérer célibataire. A notre 
visite chez M .  Philippe Robb (touriste assidu 
du village) nous avons appris qu'il possédajr 
le banc de ce cordonnier, un de ses bons amis. 

Le marchand général du coin était M.  Elie 
Desbiens (la même épicerie qu'aujourd'hui). 

Poursuivons maintenant avec les entreprises 
à plus grand déploiement. 

Un moulin à scie, appartenant a ta compa- 
gnie Price, fonctionnait sur les bords de la 
Riviére-Malbaie. II avait été bàti vers l'année 
1905. C 'est grâce au transport naturel qu'est 
une rivière, que le bois parvenait jusqu'au mou- 
lin. 11 était chargé sur des voiliers Norvégiens 
pour la plupart, ei transport6 en Europe. Ces 
bateaux jetaient l'ancre au large et à l'aide de 
chalands, sur lequels on avait çntassé le bois, 

Ferme de IV. R e d  Di~four 



on amenait le tout jusqu'aux voiliers. 
11 fut  ravagé par les flammes vers 1910, ce 

qui coupa court à toute act.ivité. Aujourd'hui 
on peut encore observer les vestiges de ce mou- 
lin qu'on ne jugea pas à propos de reconstruire. 

Le gravelage des routes occaqionna un besoin 
de pierres. C'esr alors que le Ministère de la 
Voirie décida de louer le terrain qui  apparte- 
nait à M .  J.-A. Lapointe. Voici comment dans 
Canadian Journal of Earth Sciences* on décrit 
la fonnation calcaire de cette carriére: 

A Cap-à-l'aigle au dessus de la falaise, on 
peut estimer h plus de 30m d'épaisseur le cal- 
caire noir bitumineux qui fait suite au cal- 
caires bruns de la formation de Descham- 
bault. Ces derniers dépôts de calcaire noir 
sont en bancs massifs (30crn ou plus) comme 
on peut le constarer dans une carriere du 
Ministère de la Voirie à Cap-a-l'aigle. Ils 
deviennent plus minces et les interlits argi- 
leux plus épais le long de la nouvelle route 
au dessus de cetre carrière. L'épaisseur de 
calcaire noir en bancs minces ( 10) est de plus 
de 50m. L'absence de niveaux de repères 
dans ces calcaires ne permet pas de raccor- 
der exactement les différentes coupes. 
L'aspect et la disposition en bancs épais ?I la 
base. plus niinces au sommet de ces calcai- 
res noirs sont assez semblables à ceux de la 
formation de Neuvi lle. Une analyse de cal- 
caire noir indique qu'il est surtoul composé 
de calcite et de produirs argileux et birunii- 

neux inais ne contient pas de d~lorn ie .~  

L'initiarive fut prise vers les années 1925 et 
on comptait à I'epoque une douzaine 
d'employés venant tous du village. 

II est inutile de mentionner que les outils de 
travail étaient rudimenmires. On utilisait des 
masses pour casser la pierre et des chevaux pour 
la transporter. Survint u n  peu plus tard une 
meilleure technologie qui rendit la besogne 
nioins ardue. 

11 va s'en dire que plusieurs petits incidents 
se produisirent, notamment un d'une gravité 
extrême. La mort tragique d'un des employés 
suscita l'émoi parmi la population. 

' Rnn<lot, Jean Canadian Journal of Etirth Sciences, 
i 194-1 195. 

La disparition de cette entreprise s'explique 
par le prolongement du boulevard du Cap. De 
plus le danger causé par le dynamitage émit évi- 
dent, et les gens s'en plaignaient vigourcuse- 
ment. Demeure toujours la q<bàtisse* de cette 
entreprise qui f u t  pendant plusieurs années 
source de travail pour les villageois. 

C'est en 1942 que c'est rkellement ouvene 
la carrière de pierre concassée de M M .  Adé- 
lard Dufour et Horace Brisson. Elle s'étendait 
sur une distance de 1.200 pieds. allant de chez 
René Dufour à chez ~ i e = e  ~uihesnes.  C'esr 
avec la construction de I'hbpital de La Maibaie 
que le tout s'est vraiment déclenché. Par la suite 
la pierre a servie à ériger le premier parlement 
de Québec, le palais de justice de la ville de 
La Malbaie, et on I 'utilisa pour améliorer cer- 
taine partie de 1'Eglise de Baie-St-Paul. 

Pour tailler cette pierre on faisait à l'aide de 
drilles une série de petits trous qu'on appelait 
~jumelles* et par ta suite. en se servant de 
masse, on cassait la pierre. Notons que c'était 
un tailleur professionnel qui venait de Québec 
et qui montrait au gens comment s'y prendre. 
Donc i l  y avait un autre quai à Cap-à-l'aigle 
puisque pour faciliter le transport de celte 
pierre, on devait se servir de la voie fluviale. 
Mais comment charger les bateaux? Tout sim- 
plement avec un  treuil et la plate-fome du quai. 

Comment conserver la nourriture durant 
l'été, puisqu'h cette é p q u e  rien n'avait été 
inventé pour combler ce manque? 

Nos ancèrrres confectionnaient des glacières. 
Elles avaient la forme d'un hangar et elles 
étaient situées en bordure de la Laison. La 
transposition d'jmmenses blocs de glace 
jusqu'au niveau de la toiture permettait aux gens 
de conserver leurs aliments durant la saison 
chaude, grâce à l'isolation faite avec du brin 
de scie. 

Dès 1 920 les gens se procuraient cette glace 
chez MM. Antonio Bhérer, Honoré Bh6rer et 
Arihur Deschênes. Cette glace provenait du lac 
des fi-ères Bhérer. De plus, ils en vendaient au 
C. N .  R. Le transpon émit une chose ardue. 
On la livrait à I'aide de chevaux à La Malbaie. 
Le train, par la sujte, amenait le chargement 
à Québec. Cette vente s'échelonna sur une 
période de 15 ans et la quantité &ait en moyenne 
de 150 tonnes par année. 
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Un autre facteur relié à la proximité du 
fleuve, est celui de la pêche artisanale de sub- 
sistance. C'était dans la majorité des cas, une 
union de plusieurs familles qui se partageaient 
à part égale les fruits de cette installation. 

Elle était faite à l'aide d'aulnes rouges tres- 
s&s, avec des piquets de douze pieds, sur une 
longueur pouvant varier de 50 à 200 pieds. La 
construcrion de cette pêche s'étendait sur une 
période de deux à trois semaines, suivant les 
markes. 

Le poisson capturé était: le capelan, l'éper- 
lan,  le hareng, la loche, la plie, I'angiiille et 
quelques autres variétés. Le nombre de pêches 
variait ih travers le village selon les années, soit 
entre 5 et 10. Le cheval servait à transporter 
les prises. 

Aujourd'hui à cause de facteurs nuisibles a 
l'écologie, nous n'avons pas de régularité au 
niveau de la quantité des captures, tandis qu'en 
ce temps-Ji, parfois il fallait se départir d'un 
surplus occasionné par une bonne matée. En 
1977 ciri ne compte plus que deux pêches, cel- 
les de M M .  Philippe Bergeron et Armand 
Desbiens. 

II est indispensable de souligner qu'avant les 
débuts de Ia colonisation la pêche aux marsouins 
était faite par les Basques dans le fleuve St- 

Laurent. De plus i l  y eut pêche à la niome, à 
l'anguille, au saumon le long de Tadoussac 
ailant jusqu'a I'lle-aux-Coudres. C'est ainsi 
qu'on a pu retrouver h la Pointe à Gaz les ves- 
tiges d'une ancienne p k h e  mesurant 850 picds. 
Nous ne savons pas à quelle espke de pis- 
sons elle était destinée, mais afin de déterrni- 
ner son ige un archéologue a fait parvcnir un 
échantillon de bois de cette dite pêche et nous 
aurons peut-être la chance d'en savoir plus 
long. . . 

Tout le monde sait que Rivière-Malbaie 
regorgeail de saumons et on ne s'imaginait pas 
que la morue abondait près d u  fleuve en cette 
region. Or, .Le Sieur Lépine avait pêché u n  
millier de munies en un jour à La Malbaye, 8 
lieux au dessous de I'isle aux coudres~'~.  11 y 
a belle lurette que cette exploit n'a pas été 
répélé, hélas! 

Toutes les petites enrrcprises privées d'autre- 
fois sont dispames laissant ça et là des choses 
qui nous les rappellent. De là on peut conclure 
que la débrouillardise de nos prédécesseurs ne 
peur être mise en cause. Ils ont su tirer profit 
de tout ce que la nature mettait à leur disposi- 
tion, n'est-ce-pas? 

Ferme de M. Honard Bhérer avec son tuil de paille 
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EN CE QUI REGARDE LA MUNICIPALITE 

Pour administrer les biens et voir à planifier 
les initiatives locales, les gens ont décidé de 
pounfoir eux-mêmes à leurs besoins. Ils se déta- 
chèrent de la municipalité de Saint-Etienne de 
La Malbaie et formkrent le premier Conseil 
municipal, le 2 1 août 19 16. La premikre assern- 
b l k  se tint sous la présidence de M. Edgar 
Lirouche, alors juge d e  paix, pour le District 
du Saguenay. 

Le premier maire fut Joseph Duchesne. Les 
conse.illers furent François Lajoie, J o h ~ y  Bhé- 
rer, Joseph Perron, Georges Savard, Jean 
Lapoinle et Alfred Tremblay. Quelques jours 
plus tard, M .  Adilard Dufour était assermenté 

comrne premier secrétaire-trésorier (son salaire 
était de $48. par année). 

Le 29 mai 1923, M .  Jolinny Bhérer était 
nommé maire de la municipalité en rernplace- 
ment de M .  Joseph Duchesne, décédé. 
Le 2 inars 1425, M .  Ferdinand Guay rem- 

plaçait M.  Jolinny Bhérer au siège de maire; 
M.  Bhérer avait démissionné. 

Le 13 janvier 1927. M.  Arthème Bélanger 
était élu maire de la municipalité pour rempla- 
cer M. Ferdinand Guay, dont le terme était 
expiré. 

Le 15 janvier 1933. M.  Ferdinand Guay était 
réélu maire en remplacement de M .  Arthème 

Ceue tnaison apparienaif uu forgeron Ulric Lujoie 



Bklanger, sortant de charge. 
A une session spéciale, tenue le 24 février 

1933, M.  Pierre Duchesne etait engagé 
secrktaire-trésorier pwr la municipalitk, en 
remplacement de M.  Adélard Dufour demis- 
sionnaire. A noter que M. Adélard Dufour fut 
secrétaire-trésorier pendant une pkriode de 17 
ans. 

En juiller 1935, M.  Arthur Deschênes était 
élu maire, pour remplacer M. Ferdinand 
Guay. 
Le 2 1 septembre 1935, M. Philippe Savard 

&ait nommé maire en remplacement de M. 
Arthur Deschénes alors dCmissionnaire. 

Le 17 juillet 194 1 ,  M.  Antonio Shérer était 
élu maire pour remplacer M.  Philippe Savard, 
sortant de charge. 
Le 13 juin 1942, M. Lorenzo Savard était 

nommé secrétaire-trésorier en remplacement de 
M. Pierre Duchesne, démissionnaire. 

Le 14 juillet 1943, M.  Arthur Duchesne était 
élu maire en remplacement de M. Antonio Bhé- 

rer, sortant de charge. 
Le 6 juillet 1946, M. Rosario Lapointe rem- 

plaçait à la mairie, M.  Anhur Duchesne, 
sortant. 

Le 9 juillet 1947, M .  Arthur Deschénes etait 
élue niaire pour remplacer M .  Rosario 
Lapoi nte, sortant. 

Le 16 juillet 1951, M. Arthur Deschénes, 
maire sortant était remplacd par M. Gabélus 
Bilodeau. 

Le 14 octobre 1954, M. Joseph-Adémar 
Lapointe remplaçait M. Gabélus Bilodeau, 
démissionnaire. 

Le 13 juillet 1955, M .  Gabélus Bilodenu était 
réélu maire lors d'une élection contre M .  
Joseph- Adémar Lapointe, sortant. 

Le 15 juillet 1957, M .  Pierre Duchesne était 
élu maire lors d'une élection tenue contre M .  
Gabélus Bilodeau, maire sortant. 

Le 28 février 1961, M. Arthur Deschénes 
était nommé maire par le Lieutenant- 
Gouverneur en remplacement de M. Pierre 

Église Si. Peterls on the Rocks 



Duchesne, dkmissionnaire. A cette même date, 
trois conseillers avaient été nommés également 
par le Lieutenant-Gouverneur pour remplacer 
trois conseillers démissionnaires. 

Le 2 octobre 1961, M.  Edouard Tremblay 
Ccait nomme secrétaire-trésorier pour rempla- 
cer M. Lorenzo Savard, démissionnaire. 

Le 4 décembre 196 1 ,  M .  Gabélus Bilodeau 
était de nouveau élu tnaire de la municipalité 
lors d'une élection tenue contre M.  Arthur 
Deschênes. 

Le 27 mai 1968, M.  Edouard Tremblay 
donne sa demission comme secrétai re-t résorier 
et son remplaçant est M. Normand Dufour. 

Le 3 mai 197 1 ,  M.  Lucien Lapointe démis- 
sionnait du poste de rnaire qu'il occupait depuis 
le 15 juillet 1963. II était remplacé par M. Jean- 
Paul Tremblay , élu lors s'une assemblée spé- 
ciale tenue le 10 mai 197 1 . 

A la session régulière du 6 aoùt 1973, M .  
Gérard Dufour était nommé maire pour rem- 

placer M. Jean-Paul Tremblay, démissio~aire. 
LR 6 juillet 198 1 .  M. Kaynald Tremblay rem- 

plaçait M .  N o r m a n d  Dufour c o m m e  
secrétai re-trésorier. 

M. Robert Lapointe remplace M.  Raynald 
Tren~blay,  en 1984, comme secrétaire- 
trésorier. M. Robert Lapointe occupe cette 
fonction depuis ce temps. 

En 1985, M .  Bruno Siniard était élu maire 
pour remplacer M.  Gérard Dufour; i l  occupe 
toujours ce poste depuis. 

La tnunicipalité de Cap-à-l'Aigle fait partie, 
depuis plusieurs années, du comité CIDES, 
cornire intermunicipal comprenant les munini- 
cipalités de La Malbaie, Clermont, Rivière- 
Malbaie et Pointe-au-Pic. Cap-à-l 'aigle fait éga- 
lement partie de la Commission Industrielle 
groupant les municipalités ci-haui 
men1 ionnées. ' ' 
" Dufour. Norn~rinil Dr~ur r i cn i s  ii~iirlir ip;iiiu Hisiorique de la 

municipalitç de Capa-l'Aigle. P:igr 1 Ii 4 L c  icuic cn cqt 
inspire 

Pori de Refuge de Ca@-l 'Aigle 



kgli7e de Gtp-à-1 'Aigle 

ROUIES ET En 1917, on nommait un responsable pour 
l'entretien des chemins. La municipalité deman- MOYENS DE ,it à des contracteurs de, soumissionner. 

Au cours des m h  trente, le chemin fut fait 
En ce qui a trait aux principales réalisations ,, <<,, hb pour la prermère fois (note: nous 

du conseil municipal, notre attention est por- , avancer une preuve a Mais 
tée plus speci fiquement sur le système routier din que le pavage fait par peti a 
et sur l'installation d'un réseau d'aqueduc et diçtmce de al ouest vers cela nous 
d'égoût. appamÎt évident). 

Anciennement les moyens de WsP'fl étaien' L, 17 août 1 933, un règleme ni fut accepte 
très rudimentaires. On ulilisait le cheval comme 1, municipl de ~ ~ ~ à - ~ ~ ~ i ~ l ~  pour 
unique moyen de locomoziOn. Donc les calb 1, ,o,,tll~ciio~ d'un trottoir sur le côté «sud» 
ches, les quatres roues, les traineaux étaient de 1, (chemin public) à part ir  de 
chose courante. L'été offrait beaucoup de pos- J ~ ~ ~ - B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ b l ~ ~  jusqu l a  
sibilités au niveau du déplacement par rapport Ste-~athilde,  1 .  
à l'hiver, car en cette dernière saison quanti16 D, plus sa prolongation mit aux gens de 
d'obstacles se présentaient. l'emprunter pour se rendre au quai.  La cons- 

Le chemin de Ou iruction de ce trottoir de bois devait se répartir 
dépendant des endroits. L'hiver les che- ,,, deux ans, 
mins n'6taienI pas enrrerenus mais plus tard on E, 1948 on optaii en faveur r~so,uiion 
commençait à les baliser. Tout le monde four- l'~largjssemenr des chemins et le 
nissait un effort personnel. Tous se devaient de 
déblayer le devant de leur propriété. iùid, page 4.  
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renouvellement de la couche bitumineuse, car 
on constatait que la route ne répondait plus aux 
normes de sécurité routière, vu son étroitesse. 

En 1966 on construisit une nouvelle route à 
Mont-Murray . II y eut quelques expropriations 
mais les gens apprécièrent beaucoup la politi- 
que du gouvernement. Bien sdr plusieurs furent 
en opposition avec ce projet mais aujourd'hui 
on est content de cette initiative. TA maire en 
ce temps était M.  Lucien Lapointe. En 1969 
on prolongea la route Mont-Murray vers l'ouest 
pour donner naissance au boulevard du Cap. 
Cette rouie esr parallèle à l'ancienne mais passe 
plus haut, hors du village, dans les terres. 

Dernièrement la municipalité de Cap-à- 
l'Aigle vient de se joindre aux munjcipalites de 
La Malbaie, Clermont, Rivière-Malbaie et 
Poinie-au-Pic pour former ala Commission 
Inter-Municipale d'urbanisation»". Sept nou- 
velles rues ont été ouvertes depuis environ une 
dizaine d'années et Le développement se fait 
d'une façon normale. Le choix des noms a été 

effectué par tirage au sort, suite à une partici- 
pation populaire. Aujourd'hui nous retrouvons 
les nouvelles rues: Du Progres, Mac Donnell, 
des Cèdres, Bon Air, les Bateaux Blancs, 
Duchesne et la nie Fleury. 

AQUEDUC ET EGOUT 

Les villageois s'organisaient par leurs pro- 
pres moyens pour se procurer de l'eau. II y avait 
trois dalles à eau installées à travers Cap- 
à-l'Aigle; tout comme les écoles de rang, il y 
en avait une à l'ouest, une à l'est et une au 
milieu. Pour s'approvisionner à cette source on 
se servait d'un tonneau et d'un cheval. Les gens 
y venaient périodiqueinent. L'hiver on cassait 
la glace du ruisseau et l'on recueillaii l'eau a 
l'aide du même système. 

I J  Duiour. Normand. Docurncni~ miinicip3ux Historique de la 
municipnlité de cap-&-!'Aigle. Page 4 
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D'autres possédaient des puits ariésiens. Cer- 
taines familles dont celle de M. Antonio Bhé- 
rer s'étaient aménagées des systèmes d'aque- 
duc trks rudimentaires; les voisins avaient 
l'autorisation de s'en servir, moyennant une 
certaine somme. Mais ceux-ci ne pouvaient en 
jouir que durant la belle saison car l'hiver les 
conduits gelaient. A la même péride, la muni- 
cipalité acheta l'aqueduc de M. McGown datant 
de 1914, et à partir de ce moment (1920) les 
familles allant de chez M. GCrard Savard la 
route MacDonnell en béneficiaient. 

En 1959, il y eut réagrandissement de I'aque- 
duc, les réparations furent finies vers 1960. 
Ceci faisait suite à un appel d'offre, des sou- 
missions pour la constructjon d'un réseau 
d'aqueduc et d'égout qui parvenaient au bureau 
du secrétaire-trésorier pour être ouvene à une 
assemblée le meme soir. Ce réseau comprenait 
toute la partie  ouest^ de la municipalité, soit 
à partir de chez M .  Michel Bouliaruie jusqu'au 

couvent, propriété de la commission scolaire 
de Cap-à-1 'Aigle Oaquelle existait encore à m e  
période). Aujourd'hui le site est propriété de 
la municipalité de Capà-1' Aigle et connu sous 
le nom de  place l'Aiglon,,. XR 20 octobre 
1959, le dit contrat d'aqueduc était accorde à 
la firme J .  M. G. Construction Inc. pour u n  
montant de 160,000 dollars". 

Le 4 ddcembre 1973, u n  règlement 
d'empninz etait adopté par le conseil munici- 
pal pour continuer le réseau d'aqueduc er 
d'égout j usqu'aux limites de la Municipaliré 
allant vers l'est et pour desservir également une 
partie de la nouvelle route 138. A ce moment 
plus de 95% de la population étai( desservie par 
un réseau d'aqueduc et d'égoût". 

On dût acheter le lac de M.  Antonio Bhérer 
pour ces réalisations au montant de 7,500 
dol.lars. 
" Ibid. p ~ g e  4 .  
' ' ibid. pagc 4 .  
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CHAPITRE 5 

ACTIVITES ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 

Malgri la faible densité de populatioii, le vil- en 1967. elle conîptair plus de $300.000. En 
Iage offrait les services communautaires utiles 1987. lors de son cinquantenaire son aciif s'éle- 
voire memc nécessaires. I I  contribuait à lin~i- vait à $6.590.413.26. 
ter Its déplacements, et donnait aux gens La  décision d'instaurer une caisse poulaire 
l'impression qu'ils faisaient partie d'une agglo- au Cap-à-l'Aigle fui prise lors d'une réunion 
mération distinctç des autres. à la Croix de clieinin. Après la prikre du soir. 

Au niveau des postes. Cap-A-l'Aigle a connu on iint une assemblie à ce sujei. Le Curé 
tout d'abord le télkgraphc. C'était M .  Onézime [riibcault de Sr-Fidèle en fut le principal 
Duchesne qui  reccvait les messages et qui se instigateur. 
chargeait de les transmettre à leur destinataire, L'tducation dans les petiles iiiunicipal ités 

II y eut ouvei-ture de deux bureaux oii on dis- irait assurée par les écoles de rang. On en 
tribuait le courrier. Au village on connut trois cotriptait quatre différcrites à Cap-à-l'Aigle, 
posriers principaux. MM. Johnny Bergeron, avant la construction du couvent. D'après les 
Elie Desbicns er enfin Thomas Bouchard. renseignements qu'on a pu obtenir. la première 
Depuis, ces dernières années on reirouve désor- fi11 celle ou aujou i-d'hii i hrihiie M .  Edouard 
mais un service de livraison qui a remplack les Brisson. 
posiiers d'autrefois. La seconde (kcole de I 'ouest) se trouvait tout 

Pendani qu'à Mount Murray M .  Adélard pré.+ de la iiiaison de M.  Adjutcir Bhérer, rem- 
Dufour en fut le preniiei responsable. Au f i l  plaçant ainsi celle de M .  Brissoii qui avait 616 
des ans. plusieurs changemenr s'effectuèrent à spécialement consrruite pour le& besoins de la  
ce niveau: M M .  Cyrias Dufour. Arthur cause éducative vers la fin des annies 1800. 
Lapointe. Noreau et Edouard Dufour. Ce Celle-ci favorisiiit les gens de la pariic ouest, 
bureau de distribution est üiijourd'hui ferind. [-riais pour les gens de Mount Murray,  le déplri- 

A sa fondation la caisse populaire de Cap-à- cenienl était loin d'êire iigrknble, surtout en 
l'Aigle était tenu par M. Jean-Baprisre Desriieii- hiver. Dès lors, une décision rut prise: celle de 
les (située chez M.  Alphé Turcotte). C'est le tonder iine autre école dc  rang à Mouni Mur-  
6 avril 1937 que le tout débuta et ce. grâce à ray. La coinniission scolairc l'aménagea sur le 
l'abbé Emile Turmel et à I'agroiiome Langc- terrain voisin d ' Albcrt Lapoinie. On distingue 
vin. M. Arthur Desineules en fut désigné encore aujoiird'hu i I'erriplacernent de M I  'école 
président. de l'est*. 

M .  Desn~eules t i n t  la caisse un an et h/I. Henri En dernier lieu on opia pour en établir une 
Trenibtay le remplaça. Celui-ci s'occupa de auire au centre du village. c'était aI'école du 
gérer la caisse populaire pendani 14 ans, soit riiilieufi. Elle f u t  bàtie non loin du rond point 
cle 1938 à 1952. Par la suite le Curé Joron en reliant la rue Sr-Raphaël au Boulevard du Cap. 
eut la responsabilité jusqu'en 1956. En cette L'enseignenient était donné par un  seul pro- 
rnén~e année, elle fut prise en main par Mme fesseur qui faisait de la premicre à la septième 
Jean-Paul Bergeron jusqu'en 1967, car elle dut année. Ensuite, les Ctudianis, s'ils désiraient 
dkmissionner bien malgré elle. Depuis, Made- coniinuer leurs études, devaient aller au col- 
leine Duchesnes en est la gérante. En 1988, lège de ILI Malbaie dirige par les Frkres Maris- 
celle-ci serd rernplacéc par M. Richard Lavoie. tes. Mais, pour ce faire, i l  fallait obtenir un cer- 

En 1956, la caisse avait pour actif $34.OCH).; tificat de septième année: I'exanlen se tenait au 
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collège et la note de passage devait être 70% 
et plus. L'instniction donnée Q Ln Malbaie était 
certes plus valable qu'ailleurs, c'est pourquoi 
les étudiants se rendaieni poursuivre leurs étu- 
des à cet endroit. 

En 1959, malgré un désaccord de la popula- 
tion, on décidait de construire un couvent dans 
la munjcipalité afin de centraliser l'enseigne- 
ment. C'est le Dr Leclerc, alors ministre de la 
santé, qui en fut l'instigateur. 11 donna le con- 
trat à M. Robert Deschénes. A ce moment-là, 
M. René Dufour était prdsident de la commis- 
sion scolaire. Trois commissaires aussitôt 
démissionnèrent, fort mécontents de la décision. 
Les gens rouspetaient parce qu'ils avaient peur 
d'avoir une dette inonne sur le dos. Ils avaient 
surtout peur de nuire au projet de l'aqueduc. 
Sa construction devait commencer sous peu. 
C'est le 3 novembre que le contrat fut donnt. 
LR coût était d e  $64,000., mais 90% d u  projet 
fut financé par le gouvernement provincial. 

L'éducation était assurée par trois soeurs d e  
Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Québec 
et elles habitaient au couvent. Les cours se don- 
naient de la première à la seprikme année. En 
1965, on cessa d'y donner l'enseignement pri- 
maire. On y dispensa alors des cours classiques 
qui cessèrent vers 1970- 197 1. 

Aujourd'hui, le couvent est changé d u  tout 
au tout. [I a été acquis par le Conseil munici- 
pal en 1974. 11 est une source de revenus pour 
eux; car ils y louent des bureaux. On y 
retrouve: la rélévision communautaire TVC- 
VM, la caisse populaire. le bureau municipal, 
une bibliothèque et une salle paroissiale. Main- 
tenant, quand on parle du couvent, on parle de 
Place l'Aiglon. 

C'était à l'église de La Malbaie que les gens 
allaient se recueillir le dimanche. Mais la cou- 
tume voulait que pour ces paroisses où l'église 
n'était pas présente, on installe des .croix de 
chemina. On s'y rendait pour prier et deman- 
der des faveurs, principalement pour les récol- 
tes, la bonne santé de la famille, ecc. Justement, 
a l'une de ces réunions, M. Ferdinand Guay 
proposa la construction d'une croix lumineuse. 
Elle fut  érigée dans un but bien précis: la popu- 
lation se sentait prise entre deux feux, l'église 
anglicane et l'église presbytérienne dont nous 

discuterons un peu plus loin. La croix serait sur 
le versant nord du terrain appartenant à M. 
Henri Tremblay. De Ià, on voyait Pointe-au- 
Pic; le paysage était fort beau. Ce fur M.  Henri 
Dufour qui se chargea de poser les lumières. 

Pour I'inaugaration on invita bon ilombre de 
touristes. C'est bien sûr la population qui 
défrayait le coût de cette installation, en ver- 
sant a une caisse réservée spéciaternent pour 
cene communauté. 

L'apparition du boulevard du Cap entraîna 
la disparition de cet endroit traditjonnellement 
considéré comme lieu de recueillement et de 
prihes. En effet, on déplaça la croix et on la 
disposa où déjà, une croix de chemin avair été 
placée, peu distante de I'égl ise anglicane. 

L'incendie qui dévasta I'église d e  La Mal- 
baie en 1949 fit naître chez les gens, le désir 
d'édifier une église dans le village. LA demande 
fut déposée et le diocèse de Chicourimi (dont 
nous faisions partie avant d'appanenir au dio- 
cèse de Québec) accepta. Monseigneur Geor- 
ges Melançon, évêque de Chicoutirni, érigea 
canoniquement la paroisse St-Raphaël de Cap- 
à-t'Aigle le 30 septembre 1949. C'est I'abbk 
Paul Joron, vicaire à Clermont, qui en fut 
nommé curé-fondateur le 25 janvier 1950. Les 
premières messes furent célébrées le 7 février 
1950 2 l'école no 3 en attendant que l'église 
soit prète. M. Paul Duchesnes fut alors nommé 
marguillier en charge, M .  Philippe Dufour 
deuxième marguillier et M. Jean-Baptiste 
Lajoie troisikme marguillier, le 26 février 1950. 

Monseigneur Melançon permit de procéder 
à la construction d'une église dans la paroisse 
le 7 juin 195 1 . Le choix du terrain fut difficile 
semble-t-il, car trois ernp1,acements furent pro- 
posés successivement. Le jour de l'érection 
canonique, Mgr Melançon avait décidé de l'éri- 
ger sur le terrain de M.  P.-A. Bergeron. Le 
curé Joron lui, arriva avec une autorisation 
d'acheter le terrain de M.  Alben Duchesnes 
pour y construire l'église. Trois ou quatre niois 
après cet achat, il y eut un nouveau décret de 
l'évêque Melançon qui là, décidait d'ériger 
l'église à l'emplacement actuel. II fallut pour 
ce faire, transporter la maison de M.  Arthur 
Duchesnes (aujourd'hui propriéré de M .  Aris- 
tide Morin). De plus on achetait le chalet d'été 
de M. John Pitt, personnage assez connu pour 



ses voyages effectués en moto à la Terre. de Baf- 
fin, p u r  en faire le presbytere. Beaucoup de 
travaux furent exécutés pour rénover et rendre 
habitable certe demeure. 

Donc, la construction de l'église dCbuie en 
octobre 1951, sous la direction de M. Gérard 
Savard; l'architecte est M. Lucien Parent. La 
premiére messe dans I'église est célébrée le 25 
décembre 1951. Monseigneur N .A.  Labrie, 
&&que du golfe St-Laurent, bénit I'kglise et les 
orgues le 29 juin 1952. Monseigneur Charles- 
Orner Garant, évèque de Québec, bénit les clo- 
ches le 24 aout 1952. 

Le 9 janvier 1956, suite à une tempête, le 
clocher céda sous la force du vent et c'est en 
1957 qu'il fut reconstmit par M.  Arthur 
Deschênes. 

Le premier inariage c6lébré fut celui de M .  
Charles Bhérer et de Mlle Cécile Bélanger, en 
1952. Le premier baptême fut celui de M. 
André Mercier et la première sépulture fut celle 
de M .  Thomas Trettiblay, de Ste-Mathilde. 

Les curés de la paroisse ont été: 
Paul Joron 1950- 1956 
Lorenzo Fortier 1956- 1 962 
Fernand de Varennes 1962- 1968 
Raymond Roberge 1969- 1977 '" 
Fernando Bourassa 1977- 1982 
Jean-Marie Chamberland 1982 
Les vicaires suivants y exercèrent aussi leur 

apostolat: 
Marc-André Lachance 1982-1 984 
Raymond Roberge 1984- 1986 
Rosaire Leblanc 1985- 
L'été, plusieurs résidents anglais venaient 

avec leur famille passer la saison chaude à Cap- 
ë-l'Aigle. L'office leur manquait énormément. 
Le Révérend M .  M .  Fothergill de l'église St- 
Pierre de Québec passa un été à Cap-à-l'Aigle 
et se trouva désolé de voir que Ic dinianche 
n'était pas célébré. Un bon dimanche, il invita 
tous les visiteurs à venir assister à l'office, dans 
sa maison d'ité, une ancienne forge.. . 

Plus tard, le révérend Forhergill se mit en 
frais de rénover la grange de Mrs Vannovis  de 
Québec qui  avait pris feu, pour en faire une 
petite église. T I  y eut cotisation de tous les 
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paroissiens pour l'aménager. Pour écouter la 
messe, on s'assoyaii sur un grand banc en 
madrier. on y chantait rnême des hymnes. Le 
révérend Fothergil! jouait de l'orgue, un orgue. 
payé par la congrégation. La propriété leur fut 
donné quelques années plus tard en cadeau par 
Mrs Griffiths, à qui elle appanenait. 

On a toujours fait des rénovations pour la ren- 
dre plus confortable. En 1922, on décidait de 
bâtir enfin une véritable église. Un comité se 
chargea de trouver des fonds pour le finance- 
ment de cette construciion. En septembre de 
la même année, le rkvérend L.M. Williams et 
Lord Bishop de Québec venaient consacrer 
l'église. Mrs Cabot et Mr Robb présentaient 
en main propre, la pktirion pour la consécra- 
rion. Mr. Charles Warren en fut l'architecte. 

Après la mort du révérend Fothergill en 
1887, le révércnd F. B. Allnatt vint le rempla- 
cer. 11 fut pendant trente-trois ans au service 
de cette petite Eglise et c'est en son honneur 
que St-Peters-on-the-Rocks fut érigke. 

En 1922, le révérend D. O.  Vial prit la place 
du révérend Allnatt. 

En 1934 il fut remplacé par le révérend 
Canon Ek. Moffritt. Celui-ci cessa en 195 1 de 
donner l'office et ce fut le révérend Elton Scoit 
qui lui succéda en 1960. Depuis d'autres encore 
se sont succédés jusqu'en 1977. 

L'office y est donné tout l'été, de la fin juin 
jusqu'à aoùt. Quinze à vingt familles s'y réu- 
nissent tous les dimanches. Chaque année il  y 
a rencontres, assemblées pour l'élection de mar- 
guilliers ou afin de discuter des besoins de la 
communauté. 

Devant I'église s'érige un magnifique nionu- 
ment en mémoire de rous ceux de la congréga- 
tion qui ont participé à la guerre 19 13-1918. 
De plus. dans I'église on rcrrouve les plaques 
de ceux qui y ont perdu la vie. Ceci grâce à 
la générosité de MT A. H.  Canipbell. 

M r  Robb a donné h la communauté un magni- 
fique vitrail qui représente nos jolies fleurs saii- 
vages. Mrs Cabor a joué un grand role pour 
cette église et c'est pourquoi on 4, retroiive une 
plaque à son norri; elle f i t  plusieurs dons. 

Deiix livres relatant I'hisloire de cette cha- 
pelle anglicane ont été écrits. Le premier en 
1950 par Mrs Maud M .  Pope, et u n  autre en 
1972 par Miss Esther W .  KerryI8. 



Auparavant ?I Cap-à-l'Aigle une &lise 
presbytérienne existait. Elle se situait en face 
de la proprjCté de M.  René Dufour. Elle fut 
construite en 1 889 et en 1962 on la déinolit pour 
faire place à la nouvelle route. Un autre fac- 
teur qui a influencé cette décjsion est que, 
durant les dernières années, elle n'était pres- 
que plus fréquençee. Mais en sa mémoire, à 
l'église anglicane, une plaque nous la rappelle, 
elle et son fondateur Mr A.B. Mackay. 

DISTRACTIONS DU TEMPS 

L'église représentait une dette assez consi- 
dérable pour les habitants, et bien qu'ils aient 
reçus $50,000. de subvention, ils se devaient 
de trouver u n  tnoyen pour combler le dkficjt. 
C'est le curé Fortier qui eut l'idée d e  faire un 
bazar. C'est en 1957 que ce projet fut réalisé. 
Tout d'abord i l  y eut la formation d'un comité 
s'occupant de la structuration et beaucoup de  
gens rrava illant bénévolement, rendirent la 
chose possible et en firent un succès. Le pre- 
mier terrain où cette activjté se déroula f i t  celuj 
de M. Alben Duchesnes. II y eut conceprion 
de kiosques où l'on retrouvail des choses arti- 
sanales telles de courtepointes, des rricots etc. 
De plus, i l  y avait danse, tirage d'automobile, 
bingo. Tout ceci permit à la communauté de 
retirer quaiitité d'argent pour ainsi renflouer la 
caisse de la Fabrique. 

On répéta la chose deux années encore, soit 
en 1958 et en l'année 1960. Les succès fiirent 
moins retentissants mais tout de même les résul- 
rats se révélèrent satisfaisants. 

Ce qui était le plus intéressant dans tout cela, 
c'était I 'aitribution d'une automobile. Elle fut 
gagnée la première fois par M.  John Dufour. 
C'est justement pour cela qu'on dû interrom- 
pre la continuité des bazards, puisque plusieurs 
municipalités. elles aussi, demandaient droit de 
tirage. Le gouvernement vin1 à les défendre. 

Bien d'autres activités prirent forme dans la 
municipalité, telle qu'une association sportive 
coin prenant environ trente personnes. Elle 
naquit durant les années 1930. Leur but était 
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d'essayer de divertir les gens du village. Le lieu 
de rencontre était une maison appartenant à M. 
Philippe Duchesnes, située au bord de la route 
d u  quai. On y jouait des pièces de rhéatre; les 
comédiens venaient de la place. 11 ne s'agis- 
sait pas de créations collectives, mais bien de 
pikes écrites auparavant et joues lin peu par- 
tout en province. M. Adjutor Bhkrer en était 
le metteur en scène. Les décors et les costu- 
mes étaient confectionnés par ceux qui etaient 
tiabiles dans ces domaines. Comme 
aujourd'hui, i l  y avait un système d'éclairage 
rudimentaire vu les faibles moyens de l'asso- 
ciation, mais tout de m&mc il y résidait bcau- 
coup d'ingéniosité. 

Une année on présenta Lin spectacle de 
marionnettes. M. Alfred Deschênes en f u t  le 
concepteur, Etant donné la qualité des pièces 
et le jeu excellent des comédiens, il y eut repré- 
sentation à l'extérieur du village. 

De même des conférences etaient données au 
public, la population s'en trouvait ravie. Et cer- 
tains soirs des soirbes de danse avaient lieu. 
Deux courts de tennis se rajoutèrent pour le loi- 
sir des touristes. L'association sportive se 
débrouillait réellement trks bien, mais I'avène- 
ment des jeux de (~petuclies~ f i t  décliner toute 
l'affaire. 

Il y eut un divertissement que la population 
apprécia vivement. Le rond de course qu i  f i t  
son apparition au debut des années 1900. 

A l'origine, i l  était la propriété d'une com- 
pagnie formée du Dr Lapointe. du notaire Bou- 
lianne, de M. Johnny Bhérer et de quelques 
autres. II fut sujet à de nombreuses transactions, 
pour être vendu en dernier lieu à M.  Cabot. 

La principale ait raction était les coiirses de 
chevaux et c'est en grand nombre qu'on se ren-  
daii sur le terrain le dimanche. te prix d'entrke 
éinit alors de $0.50. Les principaux cornpéti- 
ieiirs affluaient de l'extérieur, suil d e  Rii '1ei.e- " 

du-Loup, du Saguenay, de Québec ei quelques 
coureurs venaient du village merne. 

Pour accominoder les speciateurs on mettait 
à 1.eur disposition une estrade qui avait une capa- 
cité totale de 500 personnes. On pouvait éga- 
lement se procurer des rafraicliisseinents car 
un petit restaurant était tenu sur place. 

Pour rehausser la popularité du spxtacle une 
innovation sans pareille fut apportée: i l  y aurair 



dorénavant des courses d'automobiles. Le prix 
d'entrie augmenta 21 $2.00. C'est la location 
de terrain qui  permettait la compétition. 

Comme dans toutes courses d'automobiles, 
i l  survint des accidents. Nous pouvons relater 
le  fait suivant: la p r t e  d'une roue entraîna u n  
dérapement, mais ce qui est à noter c'est que 
la roue, qui s'était détachée, en bondissant 
aurait pu blesser un spectateur. Au debut des 
annies 1960 les activitk de cem piste de course 
cessèrent définitivement. Ce qui amena la dis- 
parition de celte activité fut l'avènement d'une 
piste Clermont. 

11 est one période de l'année, durant le milieu 
du carènie, où les gens s'affublent d'un dégui- 
sement et visitent chaque maison en essayant 
de se faire connaîlre. C'était la coutume du 
temps de la mi-carên~e. C'était une source de 
plaisir pour les villageois, car les costumes, les 
masques étaient caractéristiques de l'origina- 
lité, l'humour et la simplicité de l'apparat. 

Une autre coutiime, commune à tous les vil- 
lages, voulait qu 'une  fois l'automne arrivé il 
y ait rasscmblemenr de voisins, et qu ' à  ce 
moment on lue les animaux qui serviraient a 
nourrir en viande les familles. Plus souvent 
qu'autrement cet évknement annuel se termi- 
nait par une beuverie. Ensuite au son du vio- 
loneux les danses commençaient. 

V u  que durant la période estivale les gens 
s'occupaient 21 recevoir les touristes et à tra- 
vailler avec acharnement sur la terre, ils avaient 
peu de temps à consacrer aux loisirs. Cepen- 
dant l'hiver, le village s'animait, un grand nom- 
brc de soirées s'organisaient où les hôtes étaient 
différents à chaque occasion. 

Le tout commençait. par une bonne partie de 
cartes. L'intérêt au jeu était haussé par I'atiri- 
bution de prix de présence. Au salon on se ras- 
semblait pour chanter, le violoneux se faisait 
entendre. on enlevait les prélarts er place était 
faite à la danse. Vers les minuit, la maîtresse 
de maison servait u n  copieux goûter: patés à 
la viande, sandwicti, tanes, petits gâicaux.. . 
Chacun mangeai1 ce qu'il voulai~. AprSs s'être 
régalé, on remerciait la charmante hôtesse et 
on se souhaitait le bonsoir. 

Afin de créer un  lien d'amitié entre touris- 
tes ei villageois, on organisa à u n  moment 
donné des dîners champêtres. On dégustait la 
nourriture qu'on avait, pour la circonsrance. 
personnellement préparée. On prononçait des 
discours. De toute pan des rires joyeux se fai- 
saient entendre. 

Ces rires ne sont plus que l'écho du passé. 
Ils ne reviennent q u ' i  nos moments de rêverie 
et emprisonnent uniquement norre esprit, q u i  
heureusement se souvient. .. 

.Le Champlain-, la traverse RivPre-Ouelk 
- -Er--.-- 1 



CHAPITRE 6 

ACTIVITÉ FLUVIALE 

L'importance qu'on accorde au quai est jus- 
tifiable par le fait qu'il fut la premiére réalisa- 
tion notable dans le village. Et ce nous le devons 
à l'initiative du gouvernement fédéral. 

On procéda au début de la construction d'une 
jetée dont l'assemblage Tut fait à partir de 
paliers de bois. Pour en arriver à une plate- 
fornie de 160 par 25 pjeds de. façade extérieure, 
17 pieds de profondeur à marée basse. Le coût 
de certe preinikre approche atteint 2946 dollars. 

L'année suivante on amenage un entrepôt et 
une salle d'attente. En 1883- 1884 on plaçait des 
gardes-fous pour la sécurité des gens. 

En 1897-1898 on décida d'augmenter la 
superficie de la jetée sur le versant est: une 
extension de 50 par 40 par 42 de haut. Elle attei- 
gnait maintenant 160 p i d s  avec 85 pieds de sur- 
face d'amarrage au bout. 4754 dollars furent 
utilisés pour en défrayer le coût. 

Au début des années 1900, on élargit la par- 
tie intérieure de la jetée par 13 et 66 pieds de  
longueur ainsi que par 16 pieds de Iiauteur. Un 
nouvel hangar de 58 pieds par 23 pieds fut bâti 
et à l'autre extrémité on plaça la salle d'attente 
qui rnesurait 10 par 18 pieds. 

Cette insmllation comprenait également la 
reconstmction du débarcadère qui devient alors 
ajustable. L'élévation et l'abaissement sont 
assurés par un  systeme manuel, un treuil. Tout 
ceci se rajoutait aux travaux effectués lors d u  
prolongement du quai en 1898. Toute la sur- 
face du quai f u t  refaite en 1906. De plus des 
retouches fiiren t exécutées sur les consi ruciions 
principales. 

C'est en 19 14- 19 15 que le quai prit la forme 
qu'il a actuellement. On l'agrandit à 153-33-38 
de haut. Les procédures suivies pour en arri- 
ver h ce résultat sont celles-ci: premikrement 
on s'occupa de créer une stabilité aux futures 
cages ainsi qu'a fournir un fond solide en cw- 
lani du ciment auquel on avait donné la forme 
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de blocs. Deuxièmement, l'opération du rnon- 
tage de cages se réalisait sur la grève, du côté 
est du quai. Troisièmemenr une fois les cages 
montées, on les transportait a niarée haute à 
l'aide d'un remorqueur. La quatrième étape 
comportait deux opérations; 1 'emplissage qui 
a pour effer de faire descendre la cage sur la 
fondation même. Ensuite i l  s'agissait de les 
fixer les unes aux autres. 

En 1936- 1937 des anneaux d'amarrage furent 
placés sur les rochers près du quai, pour les 
larges vaisseaux. Et en 1938 il  y a implanta- 
tion de 7 pieux d'amarrage. 

En entretien, coostruction et réparaiion on 
a dû débourser la somme de $89.727. Ce mon- 
tarit couvre les a n d e s  1881 à 194C'9. 

11 y eut un laps de temps ou aucune modifi- 
cations majeures ne furent entreprises. Nous 
ooiis rapportons en l 'année 1965 durant laquel le 
on f i t  la réfection d'une série de cages et I'on 
mit en branle Lin projet qui voulait que I'on érige 
une rallonge i la façade nord-est qui servirail, 
lors d'intempéries, à protéger !es petits navi- 
res et du meme coup elle faciliterait I'accos- 
tage de tous les bateaux à assez fort tonnage. 
Le coût de cette installation s'éleva à plus de 
$60,000. 

Suite à l'hiver 1974- 1975 qui fut très dur au 
point de vue marée et glace, une partie de la 
façade avant fut ernportke. Les réparations rie 
s'effectuèrent pas immédiatement ce qui pro- 
voqua l'affaissement de la couche bilumineuse 
du quai. Et occasionna pour les tiombreux 
Ncheurs un danger des plus apparenrs. On ins- 
talla un garde-fou sur le quai en guise d'inter- 
diction et ce durant une période de deux ans. 

Suite à un dilemme contractuel c'est la com- 

I V  Documents dc dépariement o f  Public works of Crinada. Cap 
à-l'Aigle. Couniy of charlevoix-Sagucnay . QuCbec Hls ioy  
and cmt of wharf com-iruclion, repairs and improvemenfi. 
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pagnie Sitiion Thivierge de St-Aime-des-Lacs 
du comté de Charlevoix qui se voyait octroyer 
le contrat pour un montanr de 360,000 dollars. 
Dans ce contrat éuit inclus l'drection de nou- 
velles cages, la pose d'un revêtement bitumi- 
neux et enfin la rest.auration de nouveaux blocs 
de tète. 

La belle saison emponait avec elle les gros 
bateaux blancs de la Canada. Steamship's Lines. 
Entrainant dans leurs sillons, la promesse dc 
réjouissatices pour la populatioii du village. 
C'était presqu'une tradition pour eux de se 
regrouper sur le quai afin de voir accoster ces 
grands navires. Les villageois se montraient 
empressés d 'accueiIIir cette foule de vacanciers. 
qui atrienait un  cenain renouveau dans le 
Cap-à-1' Aigle. 

Ces xvoitiires d'tau- faisaient la navette entre 
Québec et le Saguenay tout en abordant les 
petits ports qu'ils remontaient sur leurs routes. 

Soudainemeni vers les débuts des années 
t rcnte. I'avencment de nouveaux moyens de 
iransports certes plus fconomiques F i i  qiie les 
gens délaissèrent progressivement la voie flu- 
viale au profir de la voie terrestre. Ces beaux 
bateaux ne feraient désorinais plus escale a 
notre perit port. C'est en 1965 que la compa- 
gnie CSL décida d'interrompre définitivement 
toutes liaisons avec la région de Charlevoix ei 
ce au  grand désappointement de la population. 
Comine toutes bonnes choses ont une fin, la 
non rentabilité n'aidant point, cette ligne ne 
pouvait faire autrement que disparaître. 

Si nous revenons un peu en arrikre avant la 
commercialisation des trains et des auiomobi- 
les. il existait une autre liaison maritime qui 
elle, reliait la rive Sud à la rive Nord. Elle avait 
son port d'attache à Rivière-Ouelle et desser- 
vait les installations portuaires de St-Irénée, 
Pointe-au-Pic, La Malbaie ainsi que 
Cap-à-l'Aigle. 

La traverse de Rivière-Oiielle aclieiiiinait de 
plus le courrier de nos bonnes gens. 

Un peu avant que la seconde grande guerre 
ne sème terreur et destniciion des navires Alle- 
mands vinrent à Cap-M'Aigle reniplir leurs 
cales de tremble ~plerné.. La capacité de ces 
vaisseaux étaient de 1500 cordes par voyage; 
spécifions qu'ils revenaient s'approvisionner de 
2 à 3 fois par année. Et cetre pratique eut des 
répercussions à l'intérieur nieme du comté. Le 
fleuve St-Lnurenr devint de plus cn plus ach;i- 
landé. En effet les goéleties voyageaient con- 
tinuellerneni sur son lit. Elles accostaient au 
quai pour ensuite repartir chargées de bois pro- 
curer par la cie d'Auteuil qui l'achetait de nos 
cultivateurs. en partie. Encore Urie fois la route 
ent raina le cléclin du transport par goélette. 
Aujourd'hui i l  n'en subsiste plus aucune. 

Duranr les longues journées erisoleil lées. plu- 
tôt que de rester à la i-riaison, on descendait 
pique-niquer sur la plage. Tout d'abord pos- 
session des seigneurs. au.joui-d'hui elle appar- 
tient au goiiverncment fédéral. A I'Cpoque on 
devait acheter son droit de grève. 

Source de repos et de tranquilité, cet endroii 
pri~lilégié était bond6 de visiteurs qui emprun- 
iaient les nombreux sentiers pour y descendre. 
C'esr avec entrain qu'on s'adonnait à la bai- 
gnade. au canotage. à la pronienade, et qu'on 
aspirait cet air salin si bienfaisant pour la santé. 
C'est peut-être la raison pour laquelle quelques 
familles possédaient un petit chalet non loin du 
rivage, qui sont tous disparus depuis le temps. 

Pour l'entreposage des canots, on aménagea 
des genres de pciirs hangars. Cette activité per- 
dit sa popularité au f i l  des années, c'est sans 
doute pourqiioi i l  ne subsiste plus qu'un seul 
de ces abris. 

On reste surpris d'apprendre que des foiir- 
iieaux à chaux étaient placés sur les bords de 
la grève. Des arrioncellements de pierres nour 
cert i f ie  leur emplacement exact. 



CHAPITFU? 7 

ENTREPRISES PIUVEES D'AUJOURD'HUI 

Cap-à-l'Aigle s'est développé peu à peu et 
plusieurs entreprises sont venues s'y installer. 
Une des premières à être fondée, soir en 1943, 
fut la boucherie de M.  Philippe Dufour. Il y 
avait 3 personnes qui y travaillaient, soit les fils 
de M.  Dufour: Adolphe et Noël et M. Dufour 
lui-méme. En ce temps, la livraison se faisait 
à l'aide de chevaux mais on s'est équipé de voi- 
cures. Leur production provenait en majorité 
de leur propre élevage: boeufs, porcs, agneaux 
et volailles. t a  livraison se limitait à l'époque, 
aux villageois. Le marché s'est ouvert et a pris 
de l'ampleur, dans plusieurs localités. 

LES CABINES 
Avec le déclin des rtiaisons de pension, u n e  

nouvelle forme de location s'inséra. M.  Paul 
Desmeules bâtit en 1950, une cabjne qu'il louait 
à des vacanciers. II vint à augmenter le nom- 
bre de ses cabines et son enkprise porte le nom 
de Kabines Frais-Air.. 

En face de ces mêmes cabines se trouve les 
~Cahines Bellenie)>; M. David Lapointe en est 
le propriétaire. C'est une entreprise familiale; 
deux de ses enfants et son épouse s'occupent 
avec lui de la bonne marche des cabines. Il  a 
une superficie de terrain de 3 acres (2,508mJ). 
En descendant vers le fleuve, on retrouve un 
chalet splendide avec toutes les commodités 
souhaitées. Dans les cabines de M.  Lapointe, 
la vaisselle est fournie et la literie. 11 offre aussi 
un  service de buanderie pour ceux qui ont u n  
séjour prolongé. 

AUTOS CAP-A-L'AIGLE 

tion service opérait. On y vendait les produits 
Texaco. En 1960, il devient discributeur des 
automobiles Volkswagen er il doit agrandir son 
établissement. Pendant 1 1  ans ,  il garde cette 
entreprise. En 197 1,  il s'occupe de la vente de 
voitures de la compagnie Toyota et jl délaisse 
Volkswagen. 11 installe u n  poste d'essence su r  
le boulevard du Cap et il dessert les produits 
Imperia1 Oil. 

M. Simard emploie 6 personnes don1 3 m b -  
iiiciens, 2 débosseleurs et un commis aux piè- 
ces. TI fait la réparation de toutes voitures 
imponées: Volvo, Porsche.. . Auto Cap-à- 
l'Aigle se spécialise dans la petite voiture. Il  
rient habituellement 20 voitures neuves sur 
place. La commande se fait presqu'à tous les 
mois, selon les besoins. 

Actuellement, les propriétaires sont MM. 
Jacques Bouchard et Andri  Tremblay. 

IRVING 
En raison de la proximité et de la disponibi- 

lité du quai, la compagnie Irving s'implanta à 
Cap-à-I 'Aigle. Les installations coinprenant: 
bureau, flotte composée de I I  camions, 
camion-remorque avec citerne. 4 réservoirs 
d'une capacité de 2,250,000 gallons, furent ter- 
minées au mais de novembre 1960. Le nom- 
bre d'employés a augmente au h r  et à mesure 
que la compagnie prenait de l'expansion. 

La clientèle de la compagnie desservie par 
camions se compose comme suit: propriétai- 
res de maisons privées, contracteurs, indus- 
triels, collèges, fabriques, commissions scolai- 
res, salle de cinema. Irving accapare à elle seule 

M.  Marcel Simard était ouvrier pour la pro- 60% du marché dans ce Secte&. LR territoire 
pri6t.i Cabot. Tl trouvait que Cap-&L'Aigle était envisagé s'&end de Saint-Tite-des-Caps jusqu'à 
Ün site merveilleux. II se décida d'acheter le Sacré-Coeur. 
terrain de M.  Anhur Desmeules. C'est en 1956 Sur l'étendue de ce territoire, la compagnie 
que ce fit cet achat; et la même année, sa sta- possède environ une vingtaine de posks de dis- 
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tnbution qui se divisent ainsi: 
- Bars a essence 
- Postes de distribution ordinaires Contracteur depuis 1952, monsieur Gerard 
- Postes de distribution avec garage Dufour travaille à travers tout Charlevoix-esr. 
- Postes de dislribution avec garage et 11 se sp5cialise dans la cons~mction résidentielle. 

restaurant commerciale et industrielle. 
En plus, ta compagnie offre un service de 

réparation e l  d'installation de sysrèine de ÉLECTRICITÉ CAP-À-L' AIGLE 
chauffage. 

LA POULETTE GRISE 
Elle a debuté. ses activités en 1972 et ce sous 

l'initiative de monsieur Henri Lapointe. Mon- 
sieur Jean-Pierre Lapointe en est actucllemeni 

Des vastes terrains de Cap-&l'Aigle furent le propriétaire. Ses clients se retrouvent dans 
achetés de monsieur Honoré Bhérer. En 1967, Charlevoix. L'entreprise se spécialise dans 
débuta la constmctioii des 5 premiers poulail- l'installation de type résidentiel. commercial et 
lers. C'est en 1976 qu'on y fi t  rebitir un  autre. industriel. 
Près des poulaillers, on  y ;oit la bâtisse du cou- 
voir. La construction du sixième poulailler se L'AUBERGE DES PEUPLIERS 
réalisa quand celui sitiie chcz rnoiisieur Anto- 
nio Bhérer, passa au feu en 1975. 

On retrouve 7500 poules et plus par poulail- 
Ier. II y a un coq pour I O  poules. Par semaine, 
99,000 poussins sont éclos. Ces poulaillers 
furent construits par Joseph-Airné Tremblay, 
enircpreneur. Le couvoir a coùté $100.000. 
dollars, la machinerie $1 50,000. dollars. On 
estime à $500,000. dollars le prix global de ces 
bâtisses. II y a quelques années, on a moder- 
nisé l'équipenient ei re.fait les planchers. Treize 
perbonnes sont employkç à cette entreprise. On 
retrouve 7 employés au couvoir et un employé 
par poulailler. Les poulaillers doivent être net- 
ioyés une fois par année. L a  Poulette Grise 
existe depuis plus de cinquante ans. 

C JFP-CKRT-TV 
Pour ces stations, les locaux se situent dans 

le sous-sol de la demeure du gérant, monsicur 
Philippe Tremblay. Deux personnes y travail- 
lenr, le gérant et le nouvelliste, monsieur Ger- 
vais Desbiens. Les reportages sont reliés sui- 
vani le nombre d'événements. Les émission 
soni acheminées directement au poste de 
Rivière-du-Loup. Ce poste était dans I'obliga- 
t ion, selon les normes gouvernementales, d' ins- 
taller un poste dans chaque comté où ses émis- 
sions sont perçues. Les sources de revenus sont 
basées essentiellement sur les cornmanditaires. 
La zone Se transniission s'étend au tout Char- 
levoi x.  

L'ancienne maison de pension de monsieur 
Ferdinand Guay et de monsieur Henri Trem- 
blay s'est transformée en une charmante 
auberge des plus réputée de Charlevoix. Le pro- 
pri&tasre en est aujourd'hui nionsieur Ferdinand 
Tretnblay , fils de monsieur Henri Tremblay . 
Depuis 15 ans, l'auberge existe et sa renom- 
mée n'est plus à faire. 

Cette auberge est d'un décor purement qué- 
bécois. Son iiiobilier est l'oeuvre de bien des 
artisans de la région. C'est. avec un goût cer- 
tain que tout cela est agencé: ce merveilleux 
buffet dans la salle à manger, cette porcelaine 
trks ancienne. ces rideaux en calalogne, ces 
[ables en bois nar-urcl en font une auberge par- 
ticulière, très personnalisée. On s'y sent bien, 
on y est chez soi. Le bar-salon est, lui aussi, 
un lieu de détente, le foyer le rend même 
romantique; les amoureux s 'y  donnent rendez- 
vous. Monsieur Treniblay permet avec plaisir 
à tous les anistcs d'exposer leurs piéces, sur- 
tout aux gens de sa localité. 
La cuisine-maison est renommée; on s'en 

lèche les doigts; on s'empiffre et on a hâte d'y 
revenir. Le pâté de foie gras en fait rêver plu- 
sieurs; sa viande toujours tendre régale et le 
dessert termine fort agrkablement le repas. 

La salle à tnanger peur accueillir 50 person- 
nes; on y sert 75 repas. Sept chambres sont a 
louer; ceite auberge ne fernie qu'un mois par 
année, en octobre. La clientèle est diversifiée, 
mais ce sont surtout les canadiens-français qui 



Auberge des Peupliers 

Air berge La PinsonniPre 



sont accueillis en cette chaude maison de cam- 
pagne entourée de peupliers . 

MENUISERIE J.C. TREMBLAY 
Elle existe depuis 10 ans et le propriétaire, 

monsieur Jean-Claude Tremblay y ravaille avec 
son fils. Il y fabrique notamment: armoires, 
meubles, boiseries, portes, etc.. . 

Monsieur Savard a fondé cette entreprise en 
1980. 11 y travaille en plus de 2 employés. II 
fait partie de la compagnie R .  Laflainrne et 
Frères. 

L'un des rares hôtels h èlre situé au bord du 
fleuve. II prend naissance au mois d'aoat 1978 
et son fondateur est monsieur Jean Authier. 

Voyons un peu l'histoire de cette charmante 
auberge. En 1953, monsieur Louis Gravel, prk- 
sident d'une importante banque au Canada. 
achéie un terrain de 5 acres (4018m2) d'un cer- 
tain monsieur Oscar Drouin. La demeure de 
ce dernier avait brûlée en 1944. Monsieur Gra- 
vel fait bâtir un splendide manoir pour sa 
famille. Après plusieurs tmnsactions, Monsieur 
Authier se porte acquéreur du manoir. II décide 
de transformer le manoir en auberge. 

Aujourd'hui ,  l'auberge La Pinsonnikre est 
classée parmi les nieilleures au monde. Cinq 
lys pour son confort, l'accueil, etc.. . et quatre 
fourchettes pour la restauration (présentation, 
service). Ces prix sont décernés par le Minis- 

tère du tourisme. De plus, le Club Automobile 
(CAA) lui a décerné quatre diamants pour son 
service, l'accueil et pour le confort. 

L'auberge fait partie de la chaîne Relais et 
Châteaux du Québec. Pour être niembre de 
cette chaîne. il faut avoir les cinq criteres d'éli- 
gibilité qui sont: la courtoisie. le calme, le 
caractère, le confort et la cuisine. Ceci pour 
assurer une ambiance distincte et un égard par- 
ticulier au mieux être des visiteurs. 

La Pinsonnière a l'une des plus belle caves 
à vin (7000 bouteilles). La plupart des charn- 
bres et apparcernents ont une vue sur le fleuve 
et certains ont un foyer et un lit à baldaquin. 

Pour le plaisir des hbtes, l'auberge a une 
magnifique piscine intérieure; sur le terrain 
même, les propriétaires ont aménagée un sen- 
tier écologique. On y retrouve aussi un court 
de tennis et une archifecture paysagée hors du 
commun. 

En hiver, l'auberge emploie de 21 à 23 per- 
sonnes; en été, le personnel peut aller jusqu'à 
45. 

WC-VM 
La télévision communautaire Vents et Marées 

est en operation depuis 1975. Elle se veut un 
instrument essentiel pour le développement de 
la région. La production régionale y occupe une 
place importante. Son fonctionnenient est assuré 
par de la permanence et par le travail de 
bénévoles. Ses locaux sont situés à Place 
l'Aiglon. 

BOUCHERIE GUY DUFOUR 
Cette entreprise se spécialise dans la vente 

de viande de toute sorte. La clientèle se retrouve 
dans la région de Charlevoix-est. 



Chapitre 8 

EN CE QUI A TRAIT AU SPORT 

Si on fait état des activités sportives des vil- 
lageois, on peut se rendre compte que ceux-ci, 
dans les premiers temps, mettaient le sport de 
côté; et encore aujourd'hui, leur mentalité le 
condamne. Négative, pourquoi? Parce que, 
pour eux, cela ne représentait qu'une perte de 
temps. Les gens accordaient tous leurs moments 
à travailler. 

L'apparition des patinoires s'est tout de 
même produite vers les annees '40. Des équi- 
pes de hockey se son1 formCes et l'on allair à 
I'extkrieur disputer des matchs. 

Avec une saison hivernale assez longue, la 
majorité de la population s'adonna à la prati- 
que du ski. Les skis fabriqués par eux-mêmes, 
duraient plusieurs années. Les randonnées en 
groupe étaient fréquentes; et l'on se rendaii par- 
fois jusqu'à La Malbaie. 

Comme tout bon campagnard, la chasse et 
la piche ne se trouvaient pas oubliées. Le liè- 
vre, la perdrix, l'éperlan, la truite de ruisseau 
tentaient irrEsistiblement nos bons vieux 
ubougres~. 

Avec une attitude plus positive, l'évolution 
sportive n'a cessé de s'accroître dans notre vil- 
lage. En 1972, la formation d'un comité de loi- 
sirs se décida; maintenant, depuis 13 ans, les 
loisirs sont supervisés par la municipalit4. 

Un  club de balle-molle est conçu; la pétan- 
que a fait son apparition ainsi que le ballon- 
balai. La pétanque fit parler d'elle dans tout 
Charlevoix-est et c'est pourquoi nous tenons 
à en faire l'historique. Ce spon fut l'un des plus 
pratiqué à Cap-à-1' Aigle ces derniéres années. 
Ce sont les professeurs du couvent Notre-Dame 
qui donnérenr l'idée aux gens de s'acberer des 
boules ec de pratiquer eux-aussi ce sport. A insi 
en 197 1 on se rend sur le terrain des loisirs et 
la première cédule est faite. L'année suivante, 
on enregistre environ 80 membres et cela va 
en augmentant chaque année. On en fait meme 

une section junior en 1974. Aujourd'hui, on 
compte environ 70 membres pour le club adulte 
et approximativement 40 membres pour la sec- 
tion junior. 

Un comité de pétanque est créé et i l  fait sa 
propre publicité, toul en s'occupant de finan- 
cement. Plusieurs tournois sont organisés cha- 
que été et les prix gagnés sont en argent. Beau- 
coup de gens de l'extérieur viennent à cette 
occasion se mesurer aux joueurs de pétanque 
de  la région. 

Avec un cemin nombre de bateaux dans la 
région, on décide de former un club de yatch. 
Le village de Cap-à-1' Aigle était l'endroit tout 
désigné pour une telle organisation. L'idée fut 
soumise par M .  Henri Lapointe et chacun fut 
enthousiasmé d u  projet. Avec l'aide de subven- 
tions du gouverneinent provincial le tout fut réa- 
li.sable. Du plus les getis devaient fournir une 
cotisation de $25. pour être membre. Il y avait 
également des soirées et, pour promou voir 
l'intérêt de la population, on faisai-t l'attribu- 
tion de prix. Aujourd'hui, dans le club de yatch, 
i l  y a deux sortes de membres. 11 y a les mem- 
bres actifs et les membres sociaux. 

t es  membres actifs faisant parrie de la MRC 
de Charlevoix donnent $1,000. qui peut être 
réparti sur 5 ans. Au début, ils donnaient ce 
montant pour aider h payer la dette de 
$ IW,@ûû., maintenani, ils donnent cette somme 
pour défrayer le cout des entretiens et répara- 
tions de la marina. Cette carte de membre actif 
au coût de $1,000. donne droit de vote et d'Eire. 
dans la direction de la marina! si le membre 
le désire. Aussi certe somme donne le privilège 
de mettre son bateau dans la marina. Et finale- 
ment, les membres actifs doivent débourser une 
somme annuelle de $275. pour avoir droit à un 
ponton (pont flottant). Si un membre possède 
un bateau d'une longueur supérieur à 26 pieds, 
il lui est demandé un montant de $6. le pied 



en plus. Pour ceux qui  ne font pas partie de la 
MRC de Charlevoix, la différence est qu'au lieu 
de payer $1 ,W., ils doivent débourser un mon- 
tant de $1,500. qui lui, peut être échelonné sur 
3 ans. 

En ce qui concerne les membres sociaux, ils 
déboursent $30., ceci leur donne droit d'aller 
aux soirées et autres fêtes, de même que d'avoir 
accès au passage sur la marina. 

Le choix d'un responsable pour le bon fonc- 
tionnement se porta sur M. Henri Lapointe. Les 
présidents furent MM Roger Morin, Arthur 
Dcschênes et Lucien Lapointe. Pour des rai- 
sons de santé, M. Lapointe démissionna. Celui 
qui le remplace maintenant est M .  Honoré 
Lapointe. II occupe ce poste de commodore 
depuis maintenant 2 ans et demi. Le bureau du 
club de yatch se situe sur le quai même. Pour 
ce qui est du nombre de bateaux qui viennent 
dans la marina durant la belle saison, i l  varie 
chaque année. Pour donner un exemple, en 
1987 on coniptair une trentaine de bateaux qui 
avaient loué un ponton pour toute la saison. 

Qui à Cap-à-l'Aigle ne connait pas Magella 
Tremblay? Quand il est question de sport, plus 
précisément de  cyclisme, on pense à lui. A l'âge 
de 15 ans il a commencé à pacticiper aux peti- 
tes cornpetitions B Québec et a 17 ans. il se 
mesurait aux professionnels. II a été médaillé 
d'argent au championnat canadien et il fut choisi 
coinme seul québécois représentanr l'équipe 
canadienne aux Jeux du Commonwealth en 
1970. 11 avait alors 20 ans. 

11 a concourru en Europe, a fait le tour de 
la France, est allé en Suisse, en Tchécoslova- 
quie, en Angleterre er a meme rencontré la 
reine. Aujourd'hui il ne fait plus de campeti- 
[ion. 

11 a reniporté quantité de trophées, de médail- 
les d'or et d'argent. II a de plus une .brique. 
de papier faite de découpures de journaux et 
de photos, d'articles et cela pour lui, c'est tous 
ses plus beaux souvenirs. 



TOI DONT JE ME SOUVIENS 

Reposant sur le siège du temps 
Regardanr ce qu'ils onr laissé 
Ceux qui sont nos grands-parents 
Sont peut-être décoi~rogks 

Assis sur charrue, crachant dam leurs m i n s  
Se barrant contre la nultire 
Pour pwivoir ù force de sueur el de travail, amener du pain 
Er ce en pensant unique~nent leur progéniture 

Leur vie n 'était pas facile 
Partir f 'hiver pour aller biîcher 
Quirrer leurs foyers, leurs familles 
Pour revenir au prinlernps, fciligu&s, fzarrassés, rués 

Ces hommes étaient tous faits sur la même coidrure 
Lnhourer du marin j~isqu'h la nuir 
Semer de cldlures a clôtures 
Pour récolrer un jour l'oubli 

Ils ont trouvé leur existence acharde 
Mais combien en valait-elle In peine ? 
Peiit-Efre qu'en nos coeitrs ils ont trotrvé un foyer 
Ou Ieur chemin coule-1-il dans nos veines? 

Mais que reste-il de ces combattants? 
Rien que des pensées et souvenirs 
E u  qui Suce a u  ans ont été les gagnants 
Dans ce livre pourront-ils revivre? 

Ce témoignage est une priére au passé, car 
ceux qui  nous ont précédés nous ont enseignés 
comment faire pour parvenir h une  mejlleure 
existence. Nous nous devons de ne pas oublier 
ce qu'ils ont donné de leur vie. 



CONCLUSION 

Les recherches que nous avons effectuées sur 
le Cap-à-l'Aigle visaienr à faire iin travail 
exhaustif, mais i l  va de soi qu'un tel ouvrage 
cornpone des lacunes. Pourquoi? Parce que 
nombre de contraintes surviennent et sont pro- 
voquees soit par l'argent, le temps, les ourils 
de travail et I'inexpériencc qui vient s'ajouter 
à tout cela. 

Néanmoins nous avons essayC d'englober le 
plus d'aspects possible. Bien sûr i l  vous seni- 
blera parfois qu'on pousse à l'extrême certains 
détails qui  apparaissent anodins. 11 ne faut pas 
se le cacher les évènements marquants dans 
Cap-à-l'Aigle sont choses assez rare. La 
paroisse n'est tout de meme agée que de 39 ans. 

On n'accorde qu'une importance Iimiiée au 
petit village mais i l  est ion intéressant d'en élu- 
dier I'Lvolution et de prendre contact avec ces 
gens dont tout le savoir est bacR sur l'expérience 
de la vie. Leur accueil chaleureux. leur emprcs- 
sernent a répondre, cette visite avec eux dans 
le passé n'ont pu que nous assurer de I'attache- 
ment qu'il témoigne à leur village. 

Nous espérons avoir réussi à vous amener ail 
remps glorieux de jadis. 
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