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U n  mot de monsieur le Curé 

Le centenaire que nous ctlkbrons a comme theme: *JrJ'ai à cœur de 
celebrer mon église. Ce théme traduit bien l'attitude prise par les 
paroissiens de Saint-Louis, dés le debut de l'année 1985. Dirigb par 
un comité hors pair, les membres de la  paroisse ont eu à cœur de 
s'impliquer et de coopérer, en participant à l'organisation et aux 
ctlebrations du centenaire. 

En tant que pasteur de cette paroisse, je vous dis toute mon ad- 
miration et, devant tant de generosité, je ne peux cesser de vous en- 
courager & continuer dans la m&ne direction. Puissent les fêtes du 
centenaire de l'église Saint-Louis etre pour tous, une occasion de 
retour aux sources et aux valeurs qui ont inspiré nos ancêtres et  par- 
ticuliçrement ceux qui ont tlevé ce magnifique temple, pour la gloire 
de Dieu et de notre saint Patron. , 

(~d L t é  b * . ~ .  d 
Marcel Lavoje p.rn.e. cure. 



Message du prhideat du comité 

Mai 1984. La grande visite s'en vient. Comme dans toutes les 
paroisses du diocbe de Québec, un cornite organisateur pour la visite 
du Pape est forme, en notre paroisse Saint-Louis. 

Un soir, au hasard d'une conversation, après une réunion de ce 
cornite, quelqu'un, on ne sait plus qui, lance l'idée des fêtes du 
centenaire de l'église. Et voilà qu'autour d'une tasse de cafe qui 
slCternise, s'tlaborent les réves les plus fous. Mais, le tourbillon de nos 
chimtres est bien vite étouffe par un brusque retour à la realitt; en 
effet, 2 uavers nos tàches quotidiennes, nous devons d'abord 
planifier le voyage d'une centaine de personnes vers Qutbec, le 9 
septembre, les mener 2 la rencontre de Jean-Paul II et les ramener 
sans encombre, au lendemain de cette visite mémorable. 

Notre dhi r  de célebrer le centenaire se rendort, mais la semence 
avait germé. Le 1 2  septembre, lors de la réunion-compte rendu de la 
visite papale, la flamme se rallume. Si nous avons eu cette id& des 
fêtes du centenaire, il doit bien y avoir d'autres paroissiens qu i  y ont 
pensé. Pourquoi ne pas lancer un appel 5 toute personne intéressee 
par un tel projet? La reponse n'a pas tardé et. début octobre 1984, 
une douzaine de paroissiens et paroissiennes s'asseoient autour d'une 
table, avec les marguiHiers et le curé, et forment le cornite 
organisateur des fêtes du centenaire. 

J'ai eu l'honneur dl&tre nomme président de ce comité. Chacune 
des personna prbentea devient responsable d'un mus-cornite et doit 
recruter d'autres paroissiens pour travailler en petits groupa, entre 
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lm reunions hebdomadaires du comite central. Ainsi, près d'une cin- 
quantaine de personnes s'activent chaque jour, souvent dans I'om- 
bre, pour faire de nos fétes, une reussite. 

Lors de la rencontre d'octobre, une première constatation nous ef- 
fraie un peu; deux mois et demi, c'est bien court pour mettre sur 
pied. planifier et financer des célébrations qui doivent durer toute 
llann& et être inaugurées le le' janvier 1985. A des moments de 
découragement et de pessimisme collectifs, succédent des périodes 
febriles de travail et d'oubli de soi. Et. quel bonheur pour tous, dans 
la nuit du le* janvier, dans un temple bondé de gens Cmus, notre 
pasteur, Marcel, lance officieliement les fêtes du centenaire de 
l'eglise . 

A ce jour. de nombreuses actintés, tant religieuses que culturelles, 
ont eu lieu et ont obtenu un succès sans prtcédent. Tout cela, grace 
au dynamisme du comité, à la gtnereuse et prtcieuse collaboration 
de tous les gens de Saint-Louis, à la participation de toute la popula- 
tion de l'tle, au soutien de notre pasteur et, bien sûr, à la complicité 
de la divine Providence qui a toujours su veiller sur notre petite com- 
munauté. 

Parmi les projets les plus fous qui avaient jailli de notre tasse de 
café, il y avait celui d'un livre, pas une brochure, un vrai livre; cent 
cinquante pages, avec pho~os et couveme  glacée. lancement en 
grande pompe. Ce projet, onirique au depart, s'est lui aussi 
mat&rialisê. Nous le devons A l'auteur Francine Harvey à qui, nous en 
sommes conscients maintenant, nous avons demande de realiser en 
quelques mois, un travail qui requiert souvent des années. Nous lu i  
serons *centenairement* reconnaissants. Nous le devons aussi i3 
Donald Dufour. un jeune handicape de notre paroisse. qui, pendant 
des jours, a déchiffre les anciens registres paroissiaux et les 
documents officiels, afïn de constituer une banque de données qui a 
servi de point de départ a l'auteur. Nous lui sommes redevables 
d'avoir participe & cette muvre. 

Ce livre est la piéce maitresse de toute une collection d'archives 
que le cornite du centenaire entend lêguer à la paroisse Saint-Louis. 
Ces archives seront auasi constitut% de cassettes vidto dm activitb et 
de certaines réunions du comité, de photos, d'articles de journaux, 
des livres de comptes, des pmc&-verbaux de toutes les réunions. 
d'enregistrements et tout autre document juge pertinent. 

Nous souhaitons ardemment que ces archives soient conservh et 
consultées par les ghérations futures, que notre exptrience m e  un 
jour de l'an 2084, A quelques jeunes rtveurs, pour les fktes du bi- 
centenaire de l'église de Saint -Louis de l'Isle-aux-Coudra. 

Gilles Harvey 
Prbident des f&m 1885-1985 
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Comité organisateur des fêtes du centenaire de l'église 

Président : Gilles Harvey 
Vice-président: Joseph Bouchard, capt, 

Secretaire: Htlène Bergeron 
Membres: Christine Bouchard 

Guy Bouchard 
Rolande Desgagnés 
Danielle B. Dufour 
Estelle Dufour 
Nicole B. Dufour 
Jacques H a w q  
Marthe Harvey 
Anne-Marie Perron 
k t a  Perron 
Michel Tremblay 
Réjeanne T. Bouchard 
Clothilde G .  Harvey 
Rene Harvey 

Marguilliers: Joseph Bouchard 
Claude Bouchard 
Gaston Dufour 
Gilbert Dufour 
Guy Dufour 
Gilles Harvey 

LES membres du comité dbirent remercier les nombreuses person- 
nes formant les sous-comités qui travaillent dans l'ombre depuis le 
dtbut et sont responsables, en grande part, du succès des fetea du 
centenaire. 



HISTORIQUE 
DE 

L'ISLE-AUX-COUDRES 



Historique de l'Isle-aux-Coudra 

L'Isle-aux-Coudres a t té  concédée en fief à un nommé Etienne 
Lessard, habitant de la cdte de Beaupre, en 1677. Éprouvant des dif- 
ficultés ou manquant des moyens nécessaires pour obtenir la confir- 
mation de son titre de concession. il ctda ses droits ou ses pretendus 
droits sur le fief de l'Isle-aux-Coudres, aux Messieurs du S-inaire 
de Qutbec, par un contrat passe devant Maftre François Genaple, 
notaire. Ce contrat, par lequel Étienne Lessard passe son titre au 
Sh ina i r e  pour la somme de cent i rana,  porte la date du 19 octobre 
1687. 

Le 29 octobre de la méme année. les Messieurs du Seminaire de 
Quebec obtinrent du  marquis de Denonville. Gouverneur du 
Canada, un nouveau titre de concession de l'Isle-aux-Coudres et des 
battures autour d' icel le~,  A titre de fief avec droit de pêche et de 
chasse, mais b condition qu'on n'y ferait pojnt la traite avec les 
sauvages et qu'elle ne serait habitCe par aucun autre individu que par 
des personnes dudit Seminaire. 

Le ler septembre 1710, une requéte fut prbentte à l'intendant 
Raudot qui  leva cette prohibition et permit aux Messieurs du 
Séminaire d'etablir des habitants sur l'Isle-aux-Coudres, toutefois 
avec defense d'accorder aux dits habitants aucun droit de traite ou 
de chasse. Les premiers contrats datent de 1728, soit dix-huit ans 
aprts cette permission d'ttablir des habitants sur l'Isle-aux-Coudres. 

Toutefois. la tradition laisse entendre qu'avanr cette époque. soit 
en 1720, un colon du nom de Joseph Savard vint s'Ctablir sur l'ne et pe 

bâtit une petite maison sur la butte, près de la petite rivière appel& 
Riviére-des-Pruches (aujourd'hui appel& le ruisseau de la Ferme). 

Du 6 juillet 1728 a u  2 avril 1773, les conc&ons suivantes furent 
attribuees: 

6 juillet 1728 Joseph Savard 
François Tremblay 

7 juillet 1738 François Roussel 
Joseph Tremblay 
Sébastien Harvey 
Andre Bergeron 

10 juillet 1728 Ëtienne Desbiens 
10 octobre 1728 Étienne Desbiens 

Guillaume Tremblay 
André Trernblay 

16  mai 1730 Dominique Bonneau dit La 
Becasse 

29 mai 1738 Etienne Tremblay 



16 juin 1746 Joseph Savard 
24 juin 1746 Jacques Godreau 

Joseph Desbiens 
Joseph Bouchard 

28 juin 1747 Jean Gauthier 
22 juillet 1748 Ignace Brisson 
22 juillet 1749 Charles Demeule 
13 juin 1752 Marc Beaulieu dit Suisse 

10 octobre 1752 François Tremblay 
7 juillet 1754 Andre Bergeron 
19 mars 1757 Jmeph Labranche dit Laforest 

2 avril 1773 Guillaume Tremblay 

La population actuelle de l'Isle-aux-Coudres est fonnée en ma- 
jori té des descendants de ces premiers concessionnaires. 



PRÊTRES QUI ONT DESSERVI 
L'ISLE-AUX-COUDRES 



La tradition rapporte que l'Isle-aux-Coudres fut dessenie 
presqu'exclusivement par des Jésuites. de l'époque des premiers 
ktablissements à 1741. Toutefois, il est probable que les c u r b  de la 
Baie-Saint-Paul étaient aussi chargés de la desserte de l'Isle-aux- 
Coudres qui. suivant la division civile des paroisses, faisait partie de 
la paroisse de la Baie-Saint-Paul et dwait @tre desservie par voie de 
mission. 

M. Chaumont de la Jeanniere, desservant, 9 avril 1741 au 16 juin 
1748 
M. Charles Garradt, ler curé, 16 juin 1748 au 6 juinet 1750 
Pére F.-Denys Barron, rtcollet, desservant, 19 octobre 1750 au 4 
aodt 1751 
Père C. Coquart. jésuite, dessenraat, 21 octobre 1751 au 30 aodt 
1757 
M. Chaumont de la Jeanniere. desservant. 5 octobre 1757 au 28 
septembre 1761 

En 1762, M. Chaumont de la Jeanniere a repris la dessrne de 
l'Isle-au-Coudres et l'a gardée jusqu'à l'automne de 1770. Cepen- 
dant, entre ces deux époques, plusieurs prttres y ont exerce leur 
ministére, à savoir: MM Pressant et Boiset, superieun du S e n a i r e  
de Québec, en 1764, 1765 et 1766, M. Jean-Baptiste de la Brosse, 
jbuite, du 16 aoBc 1766 au 24 aoiit 1767. ainsi que M. Hubert, 
directeur du Séminaire de Québec. en juin et octobre 1770. 

M. J.J. Berthiaume. 2e curé. 24 octobre 1770 au 13 septembre 1775 
M. P.Joseph Compain, Se curt,  7 octobre 1775 au ler septembre 
1788 
M. Charles Duchouquet, 4e curé, 6 octobre 1788 au 7 mai 1792 
M. Charles Perrault, 5e curé, 24 mai 1792 au 31 dtkembre 1792 
M. Paquet. desservant, 3 janvier 1793 au 29 septembre 1793 
M. Ls-Antoine Langlois, 6e cure, 7 octobre 1793 au le' septembre 
1802 
M. M.-Francois Robin, 7e cure, ler novembre 1802 au 28 février 
1804 
M. L. Leliévre. desseman;. jusqu'à l'automne de 1804 
M. Alexis Lefrançois, 8e cure, 12 novembre 1804 au 25 février 1810 
M .  L. LeliPivre, desservant, 28 mai 1810 au 22 septembre 1811 
M. Thomas Boudreauit, 9e cure, 15 octobre 181 1 au 28 juin 1819 
M. E.J. Monsset, cure des fiboulements, a d a m  du 26 juillet 1819 
au 27 octobre 1819 
M. Pierre Duguay, 10e curé, 6 novembre 1819 au 4 novembre 1822 
M. François LabeUe, cure des Éboulements, a d e s e m  du 4 novem- 
bre 1822 au 6 octobre 1823 



M .  Ls.-Marie Lefebvre, l l e  curk, 20 octobre 1823 au 20 septembre 
1826 
M .  Joseph Asselin, 12e curé, 90 septembre 1826 au le' octobre 1899 
M. Lbn Noël, 1Se cure. 5 octobre 1839 au 29 septembre 1843 
M .  J.-Baptiste Pelletier, 14e curé, ler octobre 1849 au ler octobre 
1878 
M. J. -Alphonse Pelletier, 15e curé, frhe du précéàent , les octobre 
1878 au ler octobre 1895 
M .  Onésime Lavoie, 16e curé, le' octobre 1895 au le' octobre 1905 
M. L.-E. Boily, 17e curé, le' octobre 1905 au le' octobre 1911 
M.  P.P.V. Lavoie. 18e curé, ler octobre 191 1 au Ier octobre 1928 
M. Louis Mathieu. 19e curé, ler octobre 1928 au le' aodt 1932 
M.  Edmond Jean, 20e cure, le= aoat 1932 au 26 octobre 1957 
M .  Femand Devaremes, 2le cure, 26 octobre 1957 au 3 novembre 
1958 
M.  Yvon St-Pierre, 22e cure, 4 novembre 1958 au 21 janvier 1964 
M. Andrt Duchesne, ZSe cure, 21 janvier 1964 au 24 juillet 1968 
M. Claude Gauthier, 24e cure, 24 juillet 1968 au 15 fewier 1969 
M. Jean Barry. 25e cure, 21 mars 1969 au 3 juillet 1981 
M. Marcel Lavoie, 26e curé, S juillet 1981 jusqu'à nos jours 

La cure la plus longue fut celle de M .  Jean-Baptiste Pelletier, du 
ler octobre 1849 au lm octobre 1878, soit 35 ans. 

La cure la plus courte fut celle de M. Claude Gauchier, du 24 
juillet 1968 au 14 février 1969, soit 6 mois et 22 jours. 



PRÊTRES NATIFS 
DE L'ISLE-AUX-COUDRES 



M. Pierre-Thomas Boudreaul t (9e curC) 

M. Pierre-Thomas Boudreault est le seul prêtre natif de l'ile qui a 
eu une cure A Saint- Louis de l'Isle-aux-Coudre. cure d'une dur& de 
7 ans, 8 mois et 13 jours. 

Né le 21 dtcembre 1777, il fut baptise par M. Pierre-Joseph Com- 
pain et. à la date de son ordination , i l  Ctait ag& de 27 ans et 10 mois. 

M.  Boudreault était demeure infirme, par suite d'une fracture à la 
cuisse subie lors de I'explosion d'un petit canon, au Petit-Cap de 
Saint-Joachim, pendant les vacances de l'et15 1800, alon qu'il ter- 
minait ses études; il ne pouvait marcher qu'au prix de grands efforts, 
meme en s'aidant d'une canne et d'une bequille. 

Il fut frappe de paralysie le 28 juin 1819, alors que le matin même 
il avait ctlebre le service funèbre d'un de ses paroissiens, François 
Gagnon, age de 69 ans. Il mourut à l'âge de 44 ans et 5 mois, le 22 
mai 1822 et fut inhume dans l'@lise de Saint-Louis de l'Isle-aux- 
Coudres, par M.  Lebel, cure des fiboulements. Il est le  troisième 
prttre inhumé dans cette e g l k ,  les deux précédents etant M. Charles 
Pecreault (5e curé) et M. Marie-François Robin (7e cure). 

Son premier acte inscrit dans les registres de I'tle est celui du 
baptéme de Zacharie Leclerc, fils de Joseph Leclerc, le 15 octobre 
1811; son dernier fu t  celui de la sépulture de François Gagnon, le 28 
juin 1819. 

M. Godefroy Tremblay 

M. Godefroy Tremblay est ne 2 l'lsle-au-Coudres, le 8 fkvrier 
1800 et a t t t  baptisk par Ls. -Antoine Langlois, le 9 février 1800. 

En 1815, il quitta l'ile pour aller vivre chez un marchand de 
Qutbec, M. Lagueux et, pendant un an, i l  fut l'tlève d'un M. 
Vaillancourt, notaire. qui lui apprit à lire et 5 &rire convenable- 
ment. Le ler mai 1816. il entrait comme pensionnaire au Petit 
Seminaire de Quebec, pour y commencer son cours d'études classi- 
ques. 

Souffrant d'une affection asthma~ique, sequelle de la rougeole 
contractée dans son jeune âge, il etait de santC uès fragile et, le le' 
mai 1821. il dut interrompre ses études. II travailla alors comme 
commis-marchand, chez M. J.O. Brunet de Québec. propriétaire 
d'un magasin de marine mais, à peine un an apres, sa mauvaise santé 
le força à retourner vivre à l'Isle-aux-Coudres. dans la maison de ses 
parents, oii i l  s'employa comme menuisier, mais sans gofit aucun 



pour ce métier. A l'automne de 1824, il partait pour la Malbaie od il 
enseigna pendant huit mois, mais revint à l'ile. bien dtterminé à 
retourner au Séminaire. 

M.  Tremblay prit la soutane le 4 mai 1826 et continua ses etudes 
en théologie, au Grand Seminaire de Quebec, pendant un an. Tou- 
jours en raison de sa santé fragile, il dut faire un autre sejour P I'îie et 
à peine remis, il traversa de nouveau le fleuve pour enseigner A Saint- 
Koch-des-Aulnaies pendant quatre mois, ainsi qu'au collège de 
Sainte -Anne-de-la-Pocatière, pendant sept ou huit mois. De nouveau 
souffrant et épuise, ii fut contraint de regagner l'lie dont le climat 
salutaire lui  permit de refaire ses forces. 

À l'etc 1830, L l  demanda à M. Alexis Mailloux, alors curé de Saint- 
Koch-de-Québec, de lui accorder l'hûspitalitt de son presbytsre, 
dans le but de terminer ses etudes en théologie et sa requête fut 
agr6Ce. Le 7 avril 1892, il fut ordonné prttre par Mgr Panet et 
céltbra sa première messe à Saint-Roch-de-Qutbec, le 8 avril 1832. 

II exerça son ministere successivement à Charlesbourg. à Saint- 
Roch-de-Quebec où il se dévoua sans compter. notamment lors d'une 
épidemie de cholera qui sevit en 1832, à Chlteau-Richer, à I'Ange- 
Gardien, à la Malbaie, A Sainte-Rose près de Montrtal et ,  enfin, 2 
Sainte-Agnb de Charlevoix. Retire à l'Isle-aux-Coudres en 1855, il y 
mourut le 25 juin 1879. 

M. Alexis Mailloux, Grand-Vicaire 

M.  Alexis Maillow naquit a l'Isle-aux-Coudre, le 9 janvier 1801, 
d'une familte peu favoris& du côte fortune, mais riche en piete et en 
esprit religieux; i l  fut baptise par M. Ls-Antoine Langlois, le 10 jan- 
vier 180 1. 

A l'automne de 1814, i l  entrait au Petit Séminaire de Québec où il 
fut instruit gra cuiternent par M. le Grand-Vicaire JtrÔm~ Demers. 
Pendant les quatre années précedentes, il avait reçu son enseigne- 
ment scolaire de François Leclerc, un vieux célibataire qu'on sur- 
nommait de vieil enniten. M.  le Grand-Vicaire MaiI lou disait sou- 
vent: .Si je suis quelque chose, aujourd'hui, je le dois au père 
François car, sans lui. j'aurais passe ma vie 2 vkgtter*. 

Atteint d'une grave maladie, il dut int.errompre ses études et fut 
hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Quebec où il se lia d'amitit avec un 
autre malade ne parlant que l'anglais. ce qui determina chez lui la 
résolution d'ktudier cette langue. M. Mailloux jouait également fort 
bien du violon. 



De retour au Petit Strninaire et, par la suite, au Grand Seminaire, 
il fut ordonne pretre le 28 mai 1825, alors qu'il et a i t  ige de 24 ans. 

Nomme second chapelain du nouvel établissement de Saint-Roch- 
de-Québec. il seconda M. C.-H. Baillargeon, devenu plus tard Mgr 
Baillargeon. En 1829, la succursale de Saint-Roch fut ef;gée en 
paroisse et M. Mailloux en fut nommé curé; il y exerça son sacerdoce 
jiisqu'en 1833, alors qu'il fut  transfért! à la cure de Rivière-du-Loup. 

Le 22 septembre 1854, Mgr Signay le nommait officiellement 
directeur du  collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et, & la mort de 
M. C.-F. Painchaud (fondateur du collège), le 8 f&er 1838, M. 
Mailloux accepta la cure de la paroisse de Sainte-Anne, tout en gar- 
dant la direction du collège: en reconnaissance de ses bons offices, 
Mgr Signay le nomma Vicaire gentral, au mois de juin de la même 
année. 

M. Mailloux se fi t  exclusivement l'apôtre de la temperance, pour 
combattre l'ivrognerie qui faisait des ravages dans tout le Canada et 
fonda cette société admirable de temperance qu'il nomma Socitte de 
la Croix. 

Sur sa demande, M. Mailloux partit en Illinois, pour œuvrer com- 
me missionnaire, de 1856 à 1862; de retour au Canada, il fut en 
charge de la paroisse de Bonaventure, dans le district de Gaspe, pen- 
dant un an. 

A partir de cette epoque, il fut successivement l'hdte d'amis de son 
choix. De mars 1866 à 1870, il accepta l'hospitalitk du revérend M. 
Martineau, curé de Saint-Charles-de-Bellechasse et, grPce à lui, M. 
Martineau put s'absenter pour assister au concile du Vatican, en 
1870. De 1870 à 1877, M.  Mailloux vécut à Saint-Henri-de-Lauzon 
et, de temps en temps, quand ses forces le lui permettaient, il 
préchait des retraites. 

Le 32 juillet 1877, il regagnait I'Xsle-aux-Coudres et mourait le 4 
aodt de la mtme année; il. fut inhume dans le sanctuaire de l'église de 
Saint-Louis de l'Isle-aux-Coud-res, le 8 août 1877, bien que dans son 
testament, il ait spécifié ce qui suit: *Je veux et ordonne que mon 
corps soit inhume dans le cimetigre de la paroisse oh je decederai, au 
pied de la grande croix d u  cimetiere, en souvenir de la Sociéte de la 
Croix que j'ai établie et je défends expressement qu'on inhume mon 
corps dans I'6glisen. 

L'égiise de Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres a bbéficiC de 
plusieum dons de M. Mailloux. soit le premier chemin de Croix placé 
dans cette kglise et, en 1869, un second chemin de Croix, l'un des 
plus beaux du dioctse, exkuté par M. Mailloux lui-meme qui y con- 
sacra deux années de travail. En 1869 egalement, il a enrichi l'eglise 
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de plusieurs reliques, dont celle de la vraie Croix, celle de la bonne 
Sainte-Anne, celle de Saint-Louis. patron de la paroisse, celle de 
Saint-Alexis, son patron et celle du  bienheureux Port-Maurice. 
Quelques annees auparavant, il. avait lui-même fait installer dans 
l'église, un  superbe instniment de musique. 

M. l'abbé Joseph-André Desmeules 
L'abbé Joseph-André Desmeules est né à l'Isle-aux-Coudres, le 4 

fevrier 1924. d u  mariage d'Hilaire Desmeilles, cultivateur et de Blan- 
che Desgagnb. 

Il a fair ses ttudes classiques au Petit Séminaire de Chicoutimi, de 
1939 à 1947, ses etudes theologiques au Grand Séminaire de Mont- 
real, en 1947 et 1948. aimi qu'au Grand Seminaire de Chicoutimi, 
de 1948 à 1951. Il a t té ordonne prêtre dans la cathédrale de 
Chicoutimi, par Mgr Gorges Melançon, héque du diocbe. le ler 
avril 1951. 

II a été successivement, vicaire i Saint-Ambroise, comté de 
Chicoutimi, d'avril 1951 A octobre 1952, vicaire à Sainte-FamiUe de 
Kénogami, d'octobre 1952 à octobre 1955, vicaire 3 Saint-Georges de 
jonquiére, d'octobre 1955 3 aoilt 1959. vicaire à Saint-Gedhn, 
d'aoilt 1959 à septembre 1965. Dans l'intervalle, il a t ré  desservant de 
cette paroisse, de juin à octobre 1961 et du 28 décembre 1962 à mars 
1963, desservant de Saint-Bruno. comté du Lac Saint-Jean, de 
septembre 1965 3 décembre 1967 et vicaire de cette même paroisse, 
pendant quelques jours, en decembre 1967. 

Aumônier des cercles Lacordaire et Sainte-Jeanne D'Arc. pour le 
secteur Alma-Saint-Jbome, de septembre 1965 à septembre 1966, 
puis curé de Saint-Felix d'Ous, comté de Dubuc, de decembre 1967 A 
avril 1974, il est curé de Sainte-Lucie dlAlbanel, comté Lac Saint- 
Jean-Ouest, depuis le 27 avril 1974. 

Monsieur l'abbé Épiphane Lapointe (1822-1862) 

Ne le 5 juillet 1822, 3. l'Isle-aux-Coudres, fils de Jean Lapointe et 
de Marie-Antoinette Mailloux, il fut ordonné à Quebec, le 13 oc- 
tobre 1850. Il fut vicaire à Saint-Thomas. en 1851, missionnaire de 
Paspébiac, en 1855 et des Illinois, en 1861 et ensuite curé de Saint- 
Germain de Rimouski où il décéda le 28 octobre 1862, à l'âge de 40 
ans. 



Monsieur l'abbé Joseph-Octave Perron (1827-1880) 

Né à l'Isle-au-Coudra, le 6 juin 1827, il Ctait le fils de Joseph Per- 
ron et de Monique Lapointe. il fut ordonne à Qutbec, le 19 septem- 
bre 1863. 11 fut vicaire ii Sainte-Anne-dm-Monts, en 1864. mission- 
naire à Natashquan, au Labrador, en 1867 et ensuite cure de Sainte- 
Félicite, jusqu'à sa mort, en 1880. 

Monsieur l'abbé kloi-victorien Dion 
(baptisé sous le nom de Yvon) (1828-1897) 

Né à I '1s l e .a~-Coudra ,  le le' mars 1828. fils d'Éloi Dion et de 
Delima Castonguay, il fut ordonne à Québec, le 17 dtcembre 1853. 
Il fut vicaire A Saint-Joseph de Levis, en 1854, vicaire à Saint- 
Gervais, en 1856, puis curé de Saint-Modeste et de saint-Épiphane, 
en 1865 et ensuite, curé de Sainte-Henédine de Dorchester. 

Monsieur l'abbé Jacob Gagné (1844-1920) 

On ne possede que peu de détails sur la vie sacerdotale de mon- 
sieur Gagne, sinon qu'il fut. pendant de nombreusa années, le 
secrttaire de l'eveque de Rimouski. 



EXTRAITS DES REGISTRES PAROISSIAUX 
DE L'ÉGLISE SAINT-LOUIS 



Première personne née sur l'ble-auxXoudres 

On trouve au répertoire du premier registre. à I'annk 1743, le 
mariage de Be r th t l h i  Thérien et de Brigitte Savard, avec la remar- 
que que cette Brigitte Savard est la prerniére personne née sur 1'1Ie. 

Il est connu, par tradition, que cette Brigitte Savard était la fille 
d'un nomme Joseph Savard. arrivé sur I'fle avec sa femme, dont le 
nom de fille était Marie-Josephte Morelle, quelque temps avant la 
naissance de cette enfant. 

Premier baptême à l'Ide-aux-Coudres, 
dont le registre faase mention. 

Le premier acte inscrit sur ce repstre est le baptéme de Marie- 
Anne Tremblay qui fut baptis& par M .  Chaumont de la Jeannière, 
le 9 avril 1741 (supplée les cérémonies). Elle etait nêe le 14 mars 
précedent. Enfant de h d r e  Tremblay et de Catherine Bouchard, 
eue avait comme parrain, Dominique Bonneau dit la Becasse et, 
comme marraine, Gertrude Bouchard. 

Premier mariage 

Le 13 novembre 1741, manage de Jacques Bouchard, fils de An- 
toine Bouchard et de Magdelaine Simard, avec Louise-Française 
Rousset, fille de feu François Rousset et de feue Louise Tremblay. 
Cinq signatures sont apposées au bas de cet acte, dont l'une est celle 
de François Bouchard, capitaine de la Côte. 

Premier acte de si5pulture 

Le premier acte de sepulture est celui d'un jeune enfant, Pierre- 
Dieudonne Harvey. âge de deux mois et demi. Les noms de son père 
et de sa mere manquent dans l'acte qu i  est daté du 12 mai 1742. 

Location dea bancs, en 1772. 

Le ler janvier 1772, l'assemblée génerale de tous les paroissiens 
ayant 6tC convoquk au  prône de la grand-messe. je, soussignC, 
prêtre curé de cette paroisse de la part et avec I'agrement de M g r  
Briand, évéque de Quebec, je proposai que, dans la suite, la rente 
des bancs fut payable au premier janvier et en blk, ce pour la com- 
modite des habitants qui manqueraient d'argent. 

11 fut réglk et conclu d'une voix unanime que la taxe de ladite 
rente serait d'un minot de blé par année, sans qu'il soit libre aux par- 



ticuliers de changer, à moins que ce ne fut d u  consentement du curé 
et des margui!liers. 

J.J. Benhiaume. prPtre 

N.B.  - Liste des bancs. - Il y avait quatre rangtes de bancs 
(16-13-13-13) disposk en partant du cbté de l'Évangile, tant anciens 
que nouveaux, sis dans la nouvelle église de Saint-Louis de l'Me-aux- 
Coudres. 

Les églises succesnives. 

M. Charles Garreault, cure de 1748 à 1750, f i t  bâtir la premi&re 
chapelle qui ne devait pas avoir plus de 25 pieds de longueur. 

En occobre 1770, M. Jean-Jacques Berchiaume (2e curé) venait 
prendre possession de la cure de l'Isle-aux-Coudres et. la premiere 
chapelle Ctant devenue trop exigue. ii fit comprendre aux habitants 
qu'une chapelle de 60 et quelques pieds de longueur, par 96 pieds de  
largeur pourrait suffire pendant longtemps aux besoins de la popula- 
tion. 

L'hiver de 1770 - 1771 fut consacre à la preparation du bois et la 
construction proprement dite de la chapelle ne débuta qu'à l'etc 
1771. Elle fut Crigée par un nommé Verreau et Ia gradins du petit 
tabernacle, q u i  aujourd'hui est placé dans la chapelle du Saint- 
Sacrement. dite de  Sainte-Anne, furent construits par un monsieur 
Levasseur; ces gradins, ainsi que les petits chandeliers en bois 
argenté, également œuvre de Levasseur, ont  cofitt à l'époque, 136 
francs. 

Cette chapelle ou eglise, comme on voulait la nommer, fut ter- 
min& 3 la fin du  mois d'octobre 1771 et benite par M. A. Hubert, 
pretre directeur du  Seminaire de Québec et agent de Mgr Briand, 
évêque de Quebec. 

On ne possPde aucun détail sur le coQt de la construction de cette 
tglise mais, dans les livres de la fabrique, on trouve un relevé des 
depenses suivantes: 

1771. 
Pour meubles, etc. L 35. 12. s* 
Pour ornements L 48. 
1772 
Pour ornements L 75. 12. s 
Paye audit Levasseur - acompte L 60. 

'Voir annexe 1, page 1 5 7 .  

De plus pour la Façon des 
ornements 
De plus payé au  forgeron 



1773 
Pour les ornements t 246. 
Pour façon des ornements L 80. 12. s 
Acompte des gradins et 
chandeliers L 40. 

Lors de sa visite du ler septembre 1773, Mgr Briand, decrétait ce 
qui suit: 
- Par la miséricorde de  Dieu et l'Agneau du Saint-Siège, nous, evé- 

que de Quebec, avons ordonne et ordonnons: 
1 - que l'on fasse au plus tOt un confessionnal dans l'@lise 
2 - que le cimetière soit dkemrnent enclos - nous defendons que la 

clbture soit faite par post, afin qu'elle soit bien lirnandee 
3 - que ledit cimetière soit klargi du cdté de la cbte et que ses cavitk 

soient remplies, afin qu'il soit bien uni 
4 - que l'on 8te d u  cimetière les broussailles et arbrisseaux 
5 - que la terre de l'eglise soit défrichée comme je l'avais ordonné 

lors de ma première visite. Pour ce qui regarde les comptes, quoi 
qu'ils en soient pas dans une forme juridique. cependant, per- 
suade que les habitants n'ont point fait de tort àt leur église, nous 
les avons allouh et allouons, déchargeant lesdits marguilliers jus- 
qu'A ce jour. 

Sera notre présente ordonnance lue et publik au prbne de la 
messe paroissiale. Donne à l'Isle-aux-Coudre. dans le cours de nos 

le ler  septembre 1773, sous notre seing et ... 
Jean -Olivier Briand 
Éveque de Qutbec 

1776 
Pour deux armoires faites dans la sacristie 
pour mettre les ornements et autres choses L 48. 
Plus pour la cloche L 19. 
Plus à David pour ouvrages faits 8 l'église L 7. 4. s 

1777 
Pour des chandeliers payé acompte fi M. 
Levasseur L 108. 
Plus pour devant d'autel L 72. 
Pour calice L 264. 
Pour façon de l'argenterie payée B I'hbpital 
ghéra l  L 70.  
Pour argent pour les chandeliers L 42 4. s 

1778 
Pour argent d u  vieux calice 

1779 
Pour le transport du chandelier 
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Pour burettes et bassin d'argent L 168. 
Plus pour u n  canon d'autel L 9. 

1780 
Pour un devant d'autel L. 232. 
Pour façon du devant d'autel L 6 .  
Pour un éventail pour la porte de I'eglise. les 
vitres et le mastic L 36. 
Pour peinture verte et blanche L 8. 
Pour deux devants d'autel, un noir et un violet L 48.  

1781 
Pour un canot pour I'tglise L 84 .  

1782 
Payé à Charles David (forgeron) pour ouvrage L 6. 

1783 
Paye à Charles David (forgeron) L 10. 

1796 
Item fait recette de  la somme de 89 livres prove- 
nant des quêtes et des pains bCnits t 89 .  

1797 
Laquelle somme a éte mise dans le coffre de la fabrique o.il i l  ne 

restait que la somme de cent quinze liwes et d i x  sols, de deux mille 
trois cent quatre-vingt-seize liwes et cinq sols qu'il y avait aupara- 
vant. Il manque la somme de deux mille deux cent quatre-vingts 
livres et quinze sols employée pour l'achat d'un tabernacle dore, une 
garniture de bouquet, une couronne. un cadre, six petits chandeliers 
argentés, un tapis, une lampe et quelques autres articles. 

1799 
La somme de sept cent wixante-onze* livres et dix sols qui y ttait 

ayant &té depensk d u  consentement des marguilliers et autres 
habitants pour l'achat d'une chasuble garnie d'un galon d'or et d'un 
dais garni en galon et frange d'argent. 

1802 
Item pour un poCle pour la sacristie L 90. 

Par devant nous, prêtre soussigné et au milieu d'une assembite des 
marguilliers, tant anciens q u e  nouveaux et autres habitants, a n -  
noncee au prbne de la messe paroissiale, le vingt-troisième dimanche 
de la Pentecôte, le dix-huitiéme jour du mois de novembre de l 'annk 
mil huit cent dix et convoquée au son de la cloche, à l'issue des 
vCpres, dans le presbytère des habitants de la paroisse de Saint-Louis 
de l'Isle-aux-Coudre. 



Premièrement, ont et6 elus à la charge de syndics, pour trois 
annks  consécutives, Michel Tremblay , Augustin Dufour et Joseph 
Desgagri&. par un nombre supérieur de voix, lesquels présents et 
promettant et s'obligeant par ces présentes de remplir fidélement et 
exactement les devoirs de leur charge. 

Secondement, tous les habitants dudit lieu promettant, aussi par 
ces présentes, à obeir à tous les commandements qui leur seront faits 
de la part desdits syndics. pour la reparation et l'entretien tant du 
dehors que  du dedans de l'église, sacristie et cimetiére, particulière- 
ment pour la bâtisse neuve d'un clocher, lequel etant trop petit pour 
le corps de ladite tglise, il a ete conclu et arrête d'une voix unanime 
qu'il serait necessaire d'en faire un autre plus élegant et mieux pro- 
portionne. S'obligeant en outre, par ces p&entes, les susdits 
habitants, de fournir tout l'argent et les materiaux nécessaires à 
ladite bâtisse et pour alagrandir. la sacristie de dix pieds. 

Troisi5mement. ladite assemblte autorise, par ces prbentes, les 
susdits syndics A engager un ouvrier pour la bâtisse dudit clocher et à 
faire et payer toutes les dépenses si c'est necessaire, ainsi que pour les 
réparations et agrandissement de ladite sacristie et ce, pour une 
année et les suivantes, le présent acte a été confirmé par ladite 
assemblée. accepte par nous. prêtre, signe par plusieurs habitants, 
d'autres déclarant ne le savoir. Fait et passe audit lieu, le jour et an 
que dessus. 

Lecture faite: Joseph Dufour Elly Mailloux Joseph Leclerc 
Joseph Desgagnés Germain Besgagnb 

Bernard Claude Panet, évêq~ie 

1810 
Nous avons permis que sur la somme actuellement au coffre, qui 

est de L 100. 6 S.  et 11 d. du cours de la province, il soit reçu, aux 
syndics nommés par l'acte de delibtraijon porte 1 la  fin de ce 
registre, en date du  dix-huit novembre de l'annee demitre (1809). et 
que  nous avons approuvé; et ce au fur et à mesure que l'ouvrage 
avancera, une somme de cinquante livres d u  cours actue! que les 
habitants ne peuvent fournir par eux-memes, pour la construction 
d'un nouveau clocher. Donne dans la paroisse de Saint-Louis de 
l'Isle-aux-Coudres dans le cours dc notre visite, le 23 juin 181 1. 

Bern: Cl. evêque de Salder 

181 1 
Achat d'une cloche 
Tous les frais pour le transport 

Archives de la fabrique 
Livre des prbnes, 1788-1805 



( G .  A. Roy - 06-83) 
Note: A la fin de ce livre, on trouve la reddition des comptes de la 

fabrique, de 1776 5 181 1 .  11 est à noter qu'on y retrouve les 
recettes et dépenses des années 1805 à 181 0 qui n'apparaissent 
pas au ler livre de comptes. 

1777 Pour chandelier pour l'autel L 221. 
pour calice et devant d'autel L 336. 

1778 Pour burettes et bassin d'argent L 168. 
1779 Payé à Mr Crequy pour le tableau L 240. 
1783 Pour un ciboire L 240. 
1784 Pour un encensoir d'argent L 450. 
1786 Pour un ostensoir L 400. 
1805 27 décembre - Façon de deux statues. 

coffre-fort L 25. O. O 
27 décembre - Item pour le meme 
objet L 2.  O.  O 

1806 26 mai - Transport des statues de la  Baie L 0. 4.  O 
2 octobre - Dorure, carnation, rideaux 
des statues L 38. 14. 3 
2 octobre - Leu.r transport de Québec 
à la Baie Saint-Paul L O. 10. O 

1812 
Au charpentier pour la construction d'un nou- 
veau clocher L 50. 
Donne en acompte au menuisier pour refaire la 
voQte L 36. 
Pour une seconde cloche L 7 .  10. O 
Au forgeron L 14. 6. 3 
Cordes pour les cloches L 2.  O .  O 
Pour clous b couvrir L 2.  3.  9 
Pour semire L 0. 10. O 
Pour planches L 9. 5. O 
181 3 
Pour une nouvelle voilte L 36. 10. O 
Pour planche et autre bois L 12. O. 7 
Pour la construction d'un jubé L 37. 10. O 
Pour le maçon, menuisier et scieur de long L 5. 8. O 
1814 
Pour plancher du sanctuaire 1, 19. 7. 6 
Pour crépir le sanctuaire L 2. 8. 10 
Pour le marche-pied d'autel L 17. 14. 8 

Le 2 juillet 1814, visite de Mgr Plessis. 
- Nous sommes convenu avec les habitants asscmblk qu'ils conti- 

nueront de donner à leur curé, par manière de s u p p l h e n t ,  la 



dîme de patates et d'huile de marsouin.. . Ordonne quc la lampe 
de l'église soit cntretenue comme ci-devant. Permis à M. le cure 
Thomas Boudreaub, en raison de ses infirmités, de continuer de 
baptiser et confesser au  presbytère. 

J. Octave Plessis, evêque de Quebec 

1815 
Donné en acompte au sieur David Fleury, ar- 
chitecte L 50. 0. O 
181 6 
Pour façon du  retable L 50. 0. O 
Pour garniture de chàssis L 2. 6. O 
1817 
Donne en acompte aux creanciers de la fabrique 
de l'Isle-aux-Coudres L 50. 10 
1818 
Donné en acompte aux créanciers de la fabrique L 29. 
1819 
Donnt en acompte aux créanciers L 35. S .  2 
1 a20 
Pour parfait et dernier paiement aux  creanciers L 32. 17. 
1821 
Pour encensoir et autres petites depenses L 19. 10 

1822 
Le 4 juillet, assernblk des marguilliers anciens et nouveaux qui 

ont détermine unanimement de faire faire un confessionnal dans le 
bas de l'@lise, d'ajouter un siège tout autour des stalles du chœur, de 
boiser les quatre piliers qui soutiennent le jube, de faire baisser te tri- 
ple marche-pied de l'autel, de mettre dm triangles en forme de pan- 
neaux entre les colonnes et le pilastre du sanctuaire et de la nef, entre 
les châssis et en dessous, et aussi un banc d'muvre d'après un plan 
donne et accepte de monsieur le Cure et des marguilliers de l'œuvre. 

1824 
Pour le ciboire et la  bannisre L 20. 17 

À Ia suite du compte:  pris sur le coffre. la somme de cinquante- 
deux livres. dix-huit shillings et deux pences, pour le apeinturagen de 
toute l'$lise, le ciboire neuf. un ornement vert avec le parement 
semblable. La banniere qui, quoique donnée par la paroisse, a nean- 
moins ete prise sur le coffre. parce que ledit argent de la bannière qui 
etait un pr&nt de la paroisse a eté employé pour une chape, en 
182011. 

1826 
À la suite du compte: ~Germain Derneules, marguillier en charge 

pour 1827, successeur de Jean Gagnon, en acceptant ta somme de L 
75. S. 4.. ayant observé à l'assemblk qu'il y avait dans ladite somme 
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quantite de pièces de monnaie qui n'ont plus de cours dans la pro- 
vince, a demandé qu'on voulut bien stparer toutes pièces, tant en 
argent qu'en coppes, qui n'ont plus de cours, afin de savoir au juste 
combien la fabrique peut avoir d'argent courant, ce qui ayant éte ac- 
corde, il s'est trouve: la somme de L 68.  8. 7 1/2 argent courant et L 
6. 19. 2 1/2 de vieille monnaie qui n'a plus cours dans la provincer. 

1823 L S D  
Pour marche-pied confessionnal et baptistère 12. 00. 00. 

1824 
Pour le wpeinturageu de toute I'tglise 27. 09. 00. 
Pour bois et main-d'œuvre, offevre et forgeron 05. 02. 00. 

1825 
Une marche aux balustres et aboisurem des colonnes OS. 02. 00. 
Pour forgeron et bâton de connétable 00. 06. 06. 

1826 
Payé par ledit rendant compte à Magloire 
Rouleau, la somme de vingt louis pour acompte 
pour  le banc d'œuvre comme il parait par le reçu 
dudit ouw-ier 20. 00. 00. 

Payt pour fourniture et ouvrage de menuiserie 
consistant en bois de menuisier, aile de la 
balusrre, quatre tabourets, boisures du fond du 
banc d'œuvre 02. 10. 07. 

1827 
Paye au sieur Magloire Rouleau pour dernier 
paiement d u  banc d'œuvre 10. 00. 00. 

1828 
Pour les deux planchers de la sacristie 07. 00. 00. 
Pour la façon des deux armoires 01. 05. 00. 

1829 
Paye à Laurent Amiot, orfévre, pour un calice 
avec la patène comme il parait sur les reçus 22. 00. 00. 

1824 
Le bill du neuf mars mil huit cent vingt-quatre etablissait les 
marguilliers seuls gérants des ecoles de fabrique instituées en vertu 
dudit bill. À l'Isle-aux-Coudres, i l  y avait trois maisons d'ecole: 

La maison numéro 1 
L a  maison numero 2 
La maison numéro 3 
(Dans les années 1830) 



Acte d'assembléee de paroisse au sujet d'une école de fabrique, 
en 1829. 

A une assernbltv gCnerale de paroisse, annoncée le huit du présent 
mois de décembre et tenue ce jour. treize décembre, à l'effet de pro- 
ceder & l'érection d'une maison d'tkole de fabrique, suivant le bill de 
mil huit cent vingt-quatre, la majeure partie des proprietaires de la 
paroisse de Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres, d'un commun accord 
avec Iqcure d u  lieu, ont consenti et consentent par le présent acte, à 
prendre sur la terre de I'égtise de ladite paroisse, un  arpent en super- 
ficie de terrain, vis-à-vis la maison actuellement levée sur ledit ter- 
rain et ce, pour &tre la dependance de la maison d'école, suivant le 
bill de mil huit cent vingt-quatre, en foi de quoi ils ont signe, ce jour 
ueize décembre mil huit cent vingt-neuf. 

Jos. ksselin, pr@tre cure 

Nous constarons que, dans un acte de la fabrique de Saint-Louis 
de l'Isle-aux-Coudra, dat& du ler  janvier 1863, i l  y avait quatre 
maisons d'école. 

1827 
PayC au sieur Laurent Amiot, orfèvre, pour un benitier d'argent la 
somme de seize louis dont onze louis, un shilling en argent courant, le 
reste savoir, quatre louis. dix-neuf shillings en vieille monnaie com- 
posée des vieilles piéces du  coffre dont il est parlé au compte précé- 
dent, de vingr-six autres pièces de vingt-six sous et encore de dix-neuf 
autres pièces semblables achetkes des particuliers, qui  ayant t te  
pesées par l'orfèvre n'ont vaiu que quatre louis, dix-neuf shillings. 
Payé pour la forge avec les anciens sous qui avaient cours cette 
annee, la somme de douze shillings, hui t  pences.l2/8 
Deduction à faire'sur le vieil argent pesé chez 
l 'oavre, pour le bénitier 8/7 1/2 

1828 
Le 6 juillet. visite de Mgr Panet: *NOUS avons ordonné qu'on ait a se 
procurer une autre lampe que celle de bois qui  y est encore prbente- 
ment.n 
Pour une lampe de cristal 2/ 1 
Pour un vase d'argent pour baptiser 1 

1834 
Vus et alioub les comptes de ceite fabrique. depuis la visite de feu 
Mgr Panet, évéque de Quebec, Ie 6 juillet 1828, desquels nous 
déchargeons le marguillier, jusque et compris Augustin Leclerc, 
marguillier en exercice pour I'annee 1853. Nous avons ordonné: 

1- Deux ktoles, l'une pour l'administration des sacrements aux 
malades 
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2- Quarante-huit purificatoires de toile fine de vrai lin, 
dtfendant de se seMr de toile cotomk 

3- Une piscine d'argent pour la purification des doigts 
4- Deux crucifix de bois argenté, pour être substitués, l'un au 

crucifix de la croix argentée du grand autel et l'autre à la 
croix aussi argentée du banc d'œuvre que nous declarow tous 
deux être indecents 

5 -  Une nouvelle pierre sacrée pour remplacer celle qui se trouve 
à l'autel dont deux angles sont froissés. 

Donne à la paroisse de Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres. dans le 
cours de nos visites, le quinze juillet mil huit cent trente-quatre. 

Joseph Signay, évêque de QuCbec 

1898 L S D  
Pour l'achat d'une cuve à eau bénite 01. 02. 06. 
Huile et peinture jaune pour le sanctuaire 01. 03. 08. 
~Peinturage. du sanctuaire 00. 12. 00. 
Bois pour deux châssis à éventail à placer au por- 
tail 00. 03. 09. 
Vingt-neuf vitres taillées pour dito 00. 08. 05. 
Façon et üpeinturageü de dito 00. 10. 00. 

Vus et alloués les comptes de cette fabrique rendus depuis notre 
première visite du 15 juillet 1834 et desquels nous dtchargeons les 
marguilliers comptables, jusque et compris le sieur Vital Mailloux, 
marguillier en charge de l'année 1858. 

Nous avons ordonne: 
1 - Qu'on exécute au plus t8t la troisième de nos ordonnances de 

1834, concernant l'achat d'une piscine d'argent 
2- Qu'on achète six corporaux de fin lin 
3- Que dans le baptistère place au bas de I'Cglise, i l  soit fait un 

conduit ou tuyau au moyen duquel on puisse. après 
l'administration du baptême jeter dans l'espace des fonts 
mémes, le reste de l 'eau qu'on y a employ& 

4- Qu'il soit acheté un petit tableau de Saint Jean-Baptiste bapti- 
sant Notre-Seigneur 

5- Qu'on renouvelle la garniture des bouquets dont on orne 
l'autel, dans les solennith 

6- Qu'il soit posé, dans la sacristie, un lavoir pour l'usage des 
prêtres, dans les temps o ù  la rubrique le prescrit. 

Comme la croix qui se trouve dans 1e cimetière est fix& à l'ex- 
trCmité d'une longue pyramide. au lieu d'étre plantée dans la terre 
du cimetiére et que cette position lui fait excéder de beaucoup la 
hauteur marquée au rituel, nous recommandons qu'aussitôt que 
ladite pyramide ou la croix requerront quelque réparation, on ne 
repare ni l'une ni l'autre, mais que l'on plante, au même lieu, une 
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seule croix de la forme de mutes celles que l'on trouve ptacées dans 
l e  autres cimetières. 

Il nous a kté presente un acte de donation faite à cette fabrique. le 
26 mars 1838 (Th Kane, notaire), par le sieur Augustin Leclerc, 
d'un lopin de terre situé au lieu appelé la Baleine, sur une etendue 
d'environ cinquante-quatre perches en superficie, aux fins d'y eriger 
une nouvelle Çcole de fabrique. AprPs avoir reconnu que ledit acte 
avait ete dûment et regulièrtment accepté par cette fabrique et 
legalement insinue au greffe de ce district, le 2 mai 1838, nous y 
avons appose notre approbation, en date de ce jour. 

Monsieur le Cure nous ayant soumis une feuille sur laquelle sont 
écrits les différents articles du tarif en usage dans cette paroisse, nous 
avons approuve ledit tarif et nous en avons fait prendre copie qui sera 
déposk dans nos archives, afin d'y recourir si besoin. 

BEnedicrion de la chapelle du sudduest 

Le vingt-cinq mai mil huit cent trente-sept, aprés l'office des 
vepres, la chapelle du sud-ouest de cette paroisse a ete bknite par 
nous, soussigné. suivant les ckrémonies du rituel, sous l'invocation de 
Sainte-Anne. 

Acte d'une assemblk de marguilliers, 
au  sujet d'un terrain offert à la fabrique, 

par Augustin Leclerc, pour le bienfait de l'éducation. 

Le vingt janvier mil huit cent trente-huit, après avertissement 
préalable donné au prône de la messe paroissiale précedente, se sont 
assernbtes au son de la cloche, les sieurs Vital Mailloux, Louis Harvey 
et Abraham Tremblay, marguilliers de l'œuvre et fabrique de ladite 
paroisse et plusieurs autres anciens marguilliers lesquels, sur l'exposi- 
tion que fit le cure de ladite paroisse, présidant ladite assemblée. de 
la cession gratuite d'un terrain d'environ six perches de front sur en- 
viron neuf perches de profondeur, qu'offrait à ladite fabrique, le 
sieur Augustin Leclerc, habitant tenancier de ladite paroisse. pour 
ériger dans le district de la Baleine une maison servant de succursale 
à l'kole de la fabrique dkjh existante dans ladite paroisse. après lec- 
ture prise du bill du neuf mars mil huit cent vingt-quatre, permet- 
tant d'acquerir des biens fonds pour le soutien de t'éducation, ont 
reçu et accepté unanimement, avec reconnaissance, I'offregénéreuse 
du sieur Augustin Leclerc et ont r h l u  qu'aussitôt que possible, un 
acte par main de notaire serait passe de ladite cession. 

Fait et passé, les jour et an que dessus. à la sacristie de ladite 
paroisse et, ont les sieurs Vital Mailloux e t  Louis Harvey et nous cure, 



signé le présent acte. 
Vital Maillowr 
Louis Harvey 
Jos. Asselin, prêtre 

Nous avons recommandé aux marguilliers de cette fabrique. en 
assemblée, de prendre avec le bedeau, quelque arrangement au  
moyen duquel la plus petite des deux cloches soit toujours sonnée 
gratuitement pour les baptêmes. Nous permettons volontiers que l'on 
exige un shilling ou un shilling et demi courant. pour la plus p s s e  
cloche, quand on en demandera la sonnerie et que cette somme soit 
partagée par moitié egale entre la fabrique et le bedeau. 

Donné à Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres, le dix-sept juillet mil 
huit cent trente-neuf. 

Joseph Signay, évêque de Qutbec 

1839 
Deux châssis poses dans le portique 
Ouwage fait a u  tambour 
1840 
Pour l'achat d'une piscine d'argent 
Pour I'achat d'une garniture de bouquets 
Pour l'achat d'un tableau de Saint Jean-Baptiste 
baptisant Notre-Seigneur 
Pour l'achat de six corporaux 
Pour l'achat de 14 images et 14 vitres 
Pour faire argenter deux chandeliers 
Pour raccommodage de la cloche 
1829 
Payé au sieur Jos. Perron, pour u n  confessionnal 
dans la sacristie, avec deux armoires à ses cbtés, 
avec deux bancs qui leur sont attachés 
Pour cinq lustres attaches à la voùte de I'eglise 
Pour une armoire de coin et la uboisuren de la 
cheminée de la sacriscie 
1834 
Pour deux gravures encadrées et do* à la colle 
avec caisse pour les renfermer et pour transport 
Une pierre sacrée 
Une cuve à eau bénite 
Une jarre pour l'eau b h i t e  
1836 
Pour trois Christ de bois argente 
Une couronne du Saint-Sacrement 
Pour aider i la confection d'un tambour à la 
porte de l'église d'aprk la permission de Mgr 

L S D  
00. 05. 06. 
00. 06. 06. 



I'évéque exprimée au bas d'une requête qui lui 
fu t  prhentée. le 6 mars 1836 10. 00. 00. 
1841 
Pour façon de deux chandeliers 10. 10. 00. 
Pour façon de six lustres 00. 08. 10. 
1842 
Pour tuyau place aux fonts baptismaux 00. 07. 06. 
1844 
Vus et alloub les comptes de cette fabrique desquels nous 

déchargeons les marguilliers comptables depuis notre prkedente 
visite dans cette paroisse, le 15 juillet 1859, jusque et compris le sieur 
Thomas Bergeron, marguillier en exercice de l'annee 1843. 

Nous avons ordonne: 
1 - Que le second calice soit réparé et redoré 
2- Qu'il soit acheté un ornement blanc, sous la direction de 

monsieur le CurC 
3- Trois cordons d'aube 
4- Un crucifur pour le buffet des ornements de la sacristie. 
Nous avons engage monsieur le Cure, avec messieurs les 

marguilliers, à prendre les mesures convenables pour faire Criger une 
chaire de petite dimension et proportionnke au local 03. elle doit ~rrè 
posée. Nous leur avons aussi reprhente l'importance de f a i r e  
enregistrer les contrats de la fabrique dont la loi requiert I'enregistre- 
ment pour amortir les terrains y mentionnks. 

Donne 1 Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres, dans le cours de notre 
visite épiscopale, le 22 juillet 1844. 

Joseph Signay, évêque de Quebec 

1844 L S D  
Pour rpeinturages de l'eglise 10. 06. 00. 
Pour argenterie de deux crucifix et clchaud. 01. 05. 00. 
Pour onze barils de peinture blanche 04. 11. 10. 
Pour huit gallons de térebenthine et quatre dito 
d'huile de lin 02. 15. 05 1 / 2 .  
Pour vernis et rosine 00. 10. OS. 
Pour reparation d'un calice 04. 10. 00. 

te dix-huit avril mil huit cent trente-six, il a eté résolu dans une 
assemblée de marguilliers. de faire a chaque annec, un dépôt pour 
I'education elémentaire de la paroisse. 
1845 L S D  
Pour raccommodage de l'encensoir d'argent 00. 15. 00. 
Pour achat d'un encensoir 02. 00. 00. 
Pour un devant d'autd 00. 02. 09. 
Pour achat d'un crucifi  A la sacristie 00. 10. 00. 
1846 
Pour un set de bouquets d'autel 01. 10. 00. 
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Ce jour. le vingt de juin de l'année mil huit cent quarante-sept. ni 

la rbolution des margui1)iers anciens et nouveaux et des paroissiens 
propriétaires de la paroisse de Saint-Louis de l'lsle-aux-Coudre. de 
retablir le clocher de leur %lise, en se servant pour cela de cinquante 
livres courant prises au coffre de la fabrique de cette paroisse, somme 
accorde par Sa Grandeur I'archeveque de Quebec, 3 la demande 
des fabriciens et paroissiens propriétaires de ladite paroisse. Comme 
on peut le voir par la requête ad hoc, en consequence. ladite 
restauration du clocher a été confi& aux sieurs Joseph Perron et 
Pierre Perron. à raison de la somme de trente-dew livres courant et. 
par cet engagement, lesdits sieurs Joseph et Pierre Perron s'obligent: 

1- A faire les échafauds nécessaires pour l'ouvrage 
2- À decouvrir le vieux clocher et Ic descendre, les paroissiens 

s'étant obliges de leur aider à monter lesdits echafauds et 
descendre ledit clocher, lorsqu'il sera dtcouvert 

3-  A retablir le nouveau clocher, d'aprés le plan accepte par la 
fabrique et paroissiens, lesdits paroissiens s'ttant encore 
obligés de leur aider à monter la charpente du nouveau 
clocher et descendre les susdits échafauds et ce, a la demande 
des entrepreneurs 

4- Les entrepreneurs s'obligent, de plus, de couvrir et peinturer 
ledit clocher avec les rnCtaux et peintures fournis par les 
paroissiens 

5 -  Lesdits entrepreneurs garantissent et rependent de l a  
restauration du nouveau clochw, sauf des accidents fortuits 
tels que du  feu et tonnerre et vents extraordinaires renversant 
d'autres bâtisses. 

Le plan dudic nouveau clocher a e t t  vu et r w  de messire Demers, 
Vicaire Genéral, en l'absence de Sa Grandeur l'archevêque de 
Québec. 

Paul Lapointe 
Vital Mailloux 
Jean-Baptiste Pelletier, prétre 

L S D  
00. 10. 00. 
04. 01. 11 

1847 
Pour deux chandeliers 
Pour ferrure de la cloche 
1848 
Pour achat d'un poele pour la sacristie 
1850 
Pour un tuyau et sa façon 
Pour douze planches de pin 
Pour peinture et huile 
Pour monture de la cloche 
Pour sept milles de bardeaux 
Pour plomb et clous pour le clocher 



Pour façon d'un buffet & ornements 
Pour un poéle pour l'église 

1853 
Pour deux poutres pour le jube 
Pour planches et madriers pour dito 
Pour bois de charpente pour dito 
Pour peinture, huile, ttrebenrhine, clous, colle, 
pinceaux et papier sablé, pour dito 
Pour ouvrage à la forge. pour dito 
Pour main-d'œuwe et autres articles y ayant rap- 
port 

1854 
A Louis Filion, pour façon du tuyau 
Pour seize cmu rivets en cuivre et fer 
Pour 17 feuilles de grande tdle de 3/ 
A Thimothée Dufour pour qeinturage- de clocher 
Pour huile et peinture pour le clocher 
Pour louage d'un palan pour le clocher 
1855 
Donné 8 messieurs les syndjcs. pour la bâtisse du 
presby-tere de cette p a r o h ,  laquelle somme a éte 
accordée par une lettre de l'archedque de 
Quebec. en janvier de l 'annk 1855 

1857 
Pour une pierre sacrée 
Pour une garniture de petits chandelien 
Pour réparation d'un ciboire 
Pour un devant d'autel 

1858 
Donne aux syndics de la paroisse. pour la répara- 
tion exterieure de I'egljse, tel que permis par Sa 
Grandeur l'&@que de Québec, sur requ&te à lui 
prbentée par les habitants de cette paroisse en 
date du 24 juillet dernier. la somme de 
Pour un Enfant-Jbus 

1863 
Chez le forgeron, ferrure de cloches et autres ar- 
ticles 
Pour rpeinturage* du grand clocher 
Pour huile de lin, peinrure, t61e et pour le petit 
clocher 
Pour main-d'muvre du petit clocher 
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1864 
Pour achat de cloches (3) 87. 17. 00. 
Donné en acompte sur montage des cloches 04. 03. 09. 

1865 
Pour le cimetière, chemin& et aolage* de 1'Cglise 01.  14. 1 1 .  

1866 
Bois pour jubé des chano-es 
Ferrure des cloches 

1867 
~Peinturager de I'Qlise et de l a  sacristie 33. 00. 00. 
Peinture, huile et aurres effets 29. 00. 00. 
Pour tuyau et dalles et autres articles 02. 16. 07 1/2. 
Pour planches 00. 09. 00. 
Pour 3 1/2 milles de bardeaux 00. 11. 09. 
Pour ouvrage à la sacristie 01. 05. 00. 
Pour les portes de l'@lise et un châssis 02. 10. 00. 

1868 
Pour payer les chandeliers 03. 15. 00. 
Pour bois, planches, clous et pour le jubé 04. 01. 02. 
Pour peinture, vernis, huile, térébenthine pour 
jubé 01. 12. 10. 
Main-d'œuvre et qeinturagex du petit jubé 09. 10. 00. 
Zinc pour entourer l'instrument de musique 00. 12. 00. 
PayC au docteur Tremblay, pour le musicien 07. 00. 00. 

1869 
Dû pour les chandeliers en 1867 

1877 
Madriers pour plancher de l'glise $8.00 
Transport de 250 madriers $7.00 
Façon du plancher de I'égliw $29.50 
Pour clous $1.50 

1878 
Cercueil, drap. ouvrage à l'église, pour messire le 
Grand Vicaire Mailloux $32.00 

1879 
apeinturage, exterieur de l'église et cloches des 
chapelles $42.00 
Pour 50 feuilles de tble galvanisk et 14 paquets 
de clous blancs 252.75 
Couverture du grand clocher et de trois petits $34.00 



1885 
Donnt pour l'autel de la sacristie 

1887 
Donnt pour l'autel de la sacristie $100.00 

Rbolution du ler janvier 1887: 
1- Que le quart des écoles ne serait plus payé, tant que la 

nouvelle %lise ne serait pas finie de payer 
2- Que le curé etait autorise 5 prendre les argents du coffre, ainsi 

que les argents prêt& pour la construction de la nouvelle 
eglise . 

Acte 3 l'égard du jubC. 

1- Rbolu que les marguilliers de l'œuvre sont autorisés P faire 
faire au  jubt de l'église. aussitdt que possible. une allonge suf- 
fmante 2 contenir douze bancs de m&me dimension que les 
autres bancs de l'eglise et ;Z refaire ledit jubt en ligne droite, 
en faisant disparantre cette partie appel& l'éperon. 

2- Que lesdits marguilliers de l'œuvre sont autorisb à faire 
placer un ch2ssis'dans le portail de l'eglise, pour kclairer ledit 
jube, si besoin est. 

3- Que lesdits marguilliers sont encore autorisés à choisir, pour 
l'exkution de l'ouvrage, des ouvriers capables qui seront 
responsables de leur main-d'auvre. 

Extraits de l'acte fait et passé. le treize fevrier mil huit cent 
cinquante-trois, dans la paroisse de l'Isle-aux-Coudres. 

Avis à l'@rd du presbythe, en 1854. 

A tous ceux qui les présentes verront, faisons savoir que YU la requéte 
en date du vingt-cinq decmbre  mil huit cent cinquante-quatre, à 
nous adressée au nom et de la  part de la majoritt des francs- 
tenanciers de la paroisse de Saint-Louis de l'Isle-au-Coudres, con- 
cernant la construction d'un nouveau presbyttre dans ladite paroisse. 

Nous &tant convaincu par nous-même de la nCcessitC de ladite con- 
struction, nous avons, en conséquence, régle et réglons ce qui suit: 

1- Il sera bati dans ladite paroisse un nouveau presbyte~e, sur 
l'emplacement méme du presbytére actuel 

2- Ledit presbytere aura comme dimensions principales, environ 
quarante pieds de longueur, trente-quatre pieds de largeur et 
treize pieds de hauteur, le tout à mesure francaise 

5- La fabrique de ladite paroisse est autorisée iî employer la 
somme de cinquante louis courant de ses deniers, pour aider 
au paiement des frais de ladite construction. 
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Sera nom présent décret lu et publié au prbne de la messe 
paroissiale de l'Isle-aux-Coudres, le premier dimanche après sa 
réception. 

Rhlut ion prise lors d'une assemblée de marguilliers 
le 4 ftvrier 1855. à Saint-Louis de I'lsle-aux-Coudres. 

1 -  En conformite au dk re t  de l'archevêque de Quebec. en date 
du douze janvier mil huit cent cinquante-cinq, ordonnant la 
construction d'un nouveau presbytère. de bâtir ledit nouveau 
presbytere en bois, sur un solage de pierre, sur I'emplacement 
du presbytère actuel 

2- En conformice au susdit dkcret, ils ont résolu de donner audit 
presbyttre les dimensions suivantes, environ quarante pieds 
de longueur. trente-quatre pieds de largeur et treize pieds de 
hauteur, au dessus des lombourdes, le tout 2 mesure française 

3- Vu la permission de l'archevêque, par son décret, de prendre 
au coffre de la fabrique. pour la construction dudit 
presbytere, la somme dc cinquante louis courant, il est rbolu 
par ladite assemblée que cette somme de cinquante louis 
courant sera employee a acheter les matériaux necessaires à la 
bâtisse 

4- Résolu que les habitants de cette paroisse bitiront ledit 
presbytére par contributions volontaires, à parts tgales, par 
chaque habitant, pour le bois de construction 

5-  Ils s'obligent à fournir la pierre. pour un solage de deux pieds 
sur le plus haut terrain au-dessus de )a terre et deux 
cheminées 

6- Ils s'obligent aussi, par parts egales, à équarrir le bois de con- 
struction, à lever la maison, à faire le solage et  les chemin- 
et à débhtir la maison actuelle, le tout sous la surveillance 
d'un ouvrier choisi par le cure 

7-  A fournir la chaux et le sable necessaires pour la bâtisse 
8- Ils s'obligent à fournir tout ce qu i  est nécessaire pour ladite 

bâtisse. Ladite assemblée choisit, pour batir ladite maison, les 
personnes suivantes pour syndics-gtrants: 
Louis Harvey, Louis Demeules, Cléophas Martel, Christophe 
Perron, Simon Bouchard. Isale Lajoie, Paul Lapointe. 
Témoins des rbolutions de ladite assemblée, les sieurs Joseph 
Perron, Xavier Trernbiay et Pierre Lapointe. 

Jean-Baptiste Pelletier, prêtre 

Donne à Qutbec, sous notre seing, le sceau de nos arrnes et le con- 
treseing de notre secrétaire, le douze de janvier mil huit cent 
cinquante-cinq. 

Pierre-Flavim Turgeon , évéque 
Edmond Langevin. prêtre, secdtaire 



Le premier presbytece de l'Isle-aux-Coudres date de 2771. Avant, 
les curés étaient obligh de loger dans une maison dont une partie 
etait à l'usage des paroissiens. 

Le deuxième presbytère date de 1855 et le troisitme date de 1959. 
Commence en 1959, il fut terminé un an plus tard. Il fut construit 
par Henri-Paul Dufour; on a d h o l i  le deuxième, pour reconstruire 
le troisième à la méme place. 

Archives de la fabrique. 
Cahier pour les différentes affairea de la paroisse. 

Inventaire des effets de la fabrique de Saint-Louis de l'Isle-aux- 
Coudres, pour la visite fpiscopale de 1828. 

Argenterie 
2 ciboires, 1 calice 
1 ostensoir 
2 burettes avec assiette 
1 btnitier, 1 porte-Dieu 
1 encensoir avec navette 
1 instrument de paix 
3 ampoules pour les Saintes huiles 
1 cierge pascal avec chandelier 

Inventaire de 1834 
Argenterie 
2 ciboires, 2 calices 
1 ostensoir. 2 burettes avec assiette 
1 bénitier, 1 porte-Dieu 
1 encensoir avec navette 
1 instrument de paix 
3 ampoules pour les Saintes huiles 
1 cierge pascal avec chandelier 
2 croix pour procession (une argent&) 
Des rideaux pour le tableau et les statues 

13 novembre 1836 
Benedic~ion de la chapelle d u  nord.est, chapelle de Saint-Isidore, 
sous l'invocation de la Sainte-Vierge. 

25 mai 1837 
Bhédicrion de la chapelle du sud-ouest, chapelle de Saint-Pierre, 
sous l'invocation de Sainte-Anne. 

Érection canonique de la paroisse de Saint-Louis de l'Isle-aux- 
Coudres, le 24 aodt 1827. 
Érection civile, le I l  juillet 1835. 



La municipalite de la paroisse de Saint-Louis a ete érigke en vertu de 
l'acte 8 Vict. chap. 40, le ler juillet 1845. 
La paroisse fut mise sous le patronage de Saint-Louis, probablement 
en memoire d e  Louis Chaumont de la Jeannière, premier mission- 
naire de 1741 à 1748; celui-ci desservait en même temps, la Baie 
Saint-Paul en 1740. 

Inventaire en 1839 
2 ciboires, 2 calices 
1 ostensoir 
2 burettes avec assiette 
1 benitier 
1 porte-Dieu 
I encensoir avec navette 
1 instrument de paix 
3 ampoules pour les Saintes huiles 
1 petit vase pour verser l'eau baptismale 
1 cierge pascal avec son chandelier 
2 croix de procession (une argent&) 
Des rideaux pour le tableau et les statues 

Premiers actes inscrits sur le repistre, en 1885. 
Premier baptême, le 25 janvier 1885. 

Le premier baptéme porte au registre, dans l'année 1885, a eté 
celui de Marie-Anne Harvey, fille de Élie Harvey, journalier et de 
Marie Tremblay. Son parrain etait Ëpiphane Desgagnés et sa mar- 
raine, Émilie Desmeules. 

Premier mariage, le 3 février 1885. 
Le premier mariage inscrit au registre, dans l'année 1885, a et6 

celui de Joseph Harvey, cultivateur, fils de Georges Harvey et de 
Élizabeth Bergeron, avec Clarisse Harvey. fille mineure de Paul 
Harvey et de Martine Harvey. 

Dispense de deux parentes de consanguinitt, 3 au 3 et 9 au 4. 
Temoins: Georges Harvey et Paul Harvey. 

Première s$ulture, le 11 mars 1885. 
La premiere sepulture couchee sur le registre de I'annee 1885 a été 

celle de Étienne Desgagnés, veuf de Luce Bouchard, le 11 mars 1885. 
11 est decédé à I'age de 85 ans. 

Recensements de l'Isle-aux-budres. 
A m &  1765. Desservants. 
Menages: 41 Population: 213 Hommes: 101 Femmes: 112 Mariés: 
41 hommes et 41 femmes Enfants et non maries: 60 hommes et 71 
femmes Maisons: 40 Arpents possedb: 4,405 Minots semés: 445 
Chevaux: 43 Boeuîk: 46 Jeune betail: 90 Vaches: 101 Moutons: 245 
Cochons: 92. 
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Année 1824, M .  b . - M .  Lefebvre, cure 
Nombre de communiants: 395 
Nombre de non comrnunianrs: 224 
Population de l'îie: 619 

Année 1831, M .  Jos. Asselin, cure 
Nombre de communiants: 59 7 
Nombre de non communiants: 434 
Population de l'lle: 631 

Annte 1839. M .  Jos. Asselin, cure 
Nombre de communiants: 426 
Nombre de non communiants: 225 
Population de lue: 651 

Année 1868. M. J.Baptiste PeUetier, cure 
Nombre de communiants: 480 
Nombre de non communiants: 183 
Population de 1Ue en 1869: 663 

De 1741 à 1869, ont ete faits dans l'Isle-aux-Coudres: 
2,397 baptémes 
573 mariages 
843 sepultures 

En 1868, il y a dans l'Isle-aux-Coudres. soixante-dix maisons 
habit-. Les noms de chaque famitle difftrente se partagent ainsi: 
Dufour 7 
Desgagnh 12 
Bergeron 2 
Desbiens 2 
Tremblay 14 
Leclerc 2 
Demeule 1 
Lapointe 2 
Bouchard 6 
Cagnon 2 
Lajoie 1 
Harvey 5 
Perron 5 
Boudreaul t 3 
Laforest 1 
Dallaire 1 
Mailloux 2 
Pedneault 1 
Martel 1 

La maison oh on trouve le plus d'individus, à cette &poque, est 
celle de Germain Dufour, soit 16 personnes. 



Acte concernant les sépultures dam l'église, 6 janvier 1868. 
Dans une assemblee des nouveaux et anciens marguilliers et 

paroissiens tenant feu et lieu, convoquée A l a  messe paroissiale du 
dimanche, cinq de janvier, ainsi qu'à la messe du jour des Rois, la- 
quelle assemblee des susdits marguilliers et paroissiens tenant feu et 
lieu reunis, a &te tenue a la sacristie de l'eglise de la paroisse de Saint- 
Louis de l'Isle-aux-Coudre, le six janvier de l 'am& mil huit cent 
soixante-huit, pour prendre en considération l'etat des sepulturm 
faites dans I'eglise: il a et& rholu par les susdits marguilliers et parois- 
siens tenant feu et lieu, que l'on continuera à inhumer dans l'tglise, 
en relevant les vieux corps inhumes depuis 27 ans et que tous les corps 
qui seront inhum& dans l'église seront recouverts de chaux. 

Les sieurs Anicet Dufour, Ulric Bouchard et X .  Dufour ont signe 
comme témoins des présentes résolutions. Fait le six janvier mil huit 
cent soixante-huit. 

Jean-Baptiste Pelletier, pretre 

La fabrique de l'Isle-aux-Coudres s'oblige à faire acquitter, le 20 
juillet o u  le jour le plus prochain de chaque annee, une messe basse 
qui sera recommandke au prbne de la messe paroissiale, pendant la 
vie du Grand Vicaire Mailloux, pour demander à Dieu qu'il le con- 
serve longtemps dans la vie, et cette messe sera dite aux memes jours, 
pendant dix ans après son deces, pour le repos de son ime. 

Fait et passe le ler août 1869. 
Jean-Baptiste Pelletier, prêtre cure 

Acte pour placer l'instrument de musique 

Dans l'assemblée convoquée depuis aux prônes des messes 
paroissiales et tenue dans la sacristie, le jour de la Saint-Pierre aprPs 
la messe, d'après l'ordonnance de Monseigneur donnte aux 
marguilliers de l'œuvre, le vingt-cinq du prbent,  il a ete résolu pres- 
qu'A I'unanimite, de preparer une place, en avant du jubé, pour y 
placer t'instrument de musique. 

Fait et passe en la sacristie, ce vingt-neuf juin mil huit cent 
soixante-huit. 

Témoins de la présente r h l u t i o n :  
Josepti Perron; Anicet Dufour, Norbert Dufour 
soussjgriés. 

Jean-Baptiste Pelletier, prêtre 



En 1871, acte concernant le apeinturagefi de l'église 
Dam l'assemblée tenue le premier janvier mil huit cent soixante et 

onze, pour I'election d'un nouveau marguillier et reddition des comp- 
tes, i l  a été unanimement résolu par la fabrique et les paroissiens, de 
faire peinturer et sabler, cet été, tout l'extérieur de l'église. Pour 
payer le  tout, chaque habitant s'est oblige à fournir 5 % ,  le reste de- 
vant être paye par l'église. Les 5 %  fournis par les habitants devront 
&tre payés le tout 2 l a  Saint-Pierre. 

Temoins de la  p r k n t e  résolution: 
Thimothee Desgagnes et Magloire Bergeron 

Jean-Baptiste Pelletier, prétre 

Acte concernant les sépultures dans l'église, ler janvier 1879 

Il a etc décide que la rbolution passee par la fabrique. le six jan- 
vier mil huit cent soixante-huit, concernant les sépultures dans 
l'église, soit annul& et qu'il soit rbolu qu'à l'avenir. le terme f i x C  
pour relever les corps sera de vingt ans et que l'on enterrera à double 
rang. 

J.-Alphonse Pelletier, prêtre 

Bénédiction de la première pierre de l'église de 
Saint-huis de I'Tsle-aux-Coudrw 

Le treize aoilt mil hui t  cent quatre-vingt-cinq de l'année de Notre- 
Seigneur, nous, soussigne, curé de Saint -Roch-des- Aulnaies, etant 
dûment autorise par le Reverend Messire J:Bte Pelletier, Vicaire 
Genéral de Monseigneur Dominique Racine, avons beni avec les 
solennités prescrites, la première pierre de l'%lise de Saint-Louis de 
l'Isle-aux-Coudres. 

Ont é t t  présents un très grand nombre de fidèles et plusieurs mem- 
bres du clergP qui ont signe avec nous. 

Fait à l'Isle-aux-Coudres les jour et an que dessus. 
Signe: J.-Bte Pelletier V.G., A .  Blanchet, prêtre, M.E. Roy, prêtre 

Ed. Dufour, prêtre de Saint-Koch-des-Aulnaies 
J. Alp. Pelletier, prêtre. cure de l'Isle-aux-Coudres 

Le trois août 1886, nous, soussigné, évéque de Chicoutimi, avons 
béni solennellement la nouvelle %lise de cette paroisse. 

Dominique Racine, évêque 



Janvier 1886 - Reddition des comptes de monsieur Jos. Desgagnés 
. .. Le cour fait et passé à la salle publique de la paroisse de Saint- 

Louis de l'Isle-aux-Coudres, vu que le St-Sacrement se trouve 
dans la sacristie, à. cause de la construction de l'kglise, ce 
premier janvier mil hui t  cent quatre-vingt-six. En présence 
des soussignés et de plusieurs autres personnes qui n'ont su ou 
voulu signer avec nous, lecture faite. 

Louis Desbiens, Georges Dufour, Magloire Bergeron 
J. Alph. Pelletier Ptre 

(Ce qui nous h&e moire que In sacristze actuelle serait 
anldn'eure d nolre kglke) 

Résolution au sujet d'un emprunt pour la construction 
de l'église de 1885 de Saint-Louis de l'ide-aux-Coudres 

A une assemblée des nouveaux et anciens marguilliers et des 
paroissiens, tous tenant feu et lieu, après deux annonces faites au 
priine de nos messes paroissiales, tenue à l a  sacristie, après la messe, 
a u  son de la cloche, il a t t e  réfolu à une grande majorite que: 

1- Le curé est autorise par la paroisse et  la fabrique, à faire avec 
la permission de l'Évêque, un emprunt ne depassant pas la 
somme de six mille cinq cents piastres, ne dépassant pas six 
par cent d'interêt, ladite somme devant etre employée à payer 
les travawt fi faire à I'interieur de l'eglise nouvelle, laquelle 
somme devant @tre payée par la paroisse, avec les intkréts, a 
vie. 

2- Que le curé et le marguitlier (Magloire Bergeron) de l'œuvre 
et fabrique soient autorisés par ladite assemblée à faire une 
reparthion de fabrique ne dtpassant pas la somme de six 
mille cinq cents piastres avec les intkrêts à six par cent, con- 
sentie par cette paroisse, afin de payer l'emprunt consenti par 
la paroisse. 

Ce dix-neuvième jour de juillet mil huit cent quatre-vingt- 
six. Fait et passt les jour et an que dit et ont signé avec nous, 
les sieurs Louis Desbiens, Hyppolite Pedneau, Naraire 
Tremblay, avec nous, soussigné, prêtre, cure, prbident de 
ladite assemblée. 

J.-Alph. Pelletier. prêtre, curé. prbident 

Pour payer les dépenses de construction, on consent A M. Auguste 
Couture, le 29 août 1887, la somme de $6,000.00, pour aussi rem- 
bourser au Seminaire de Quebec, les deniers emprunt&. 
Pour un compte de M.  D. Ouellet, architecte, un montant de 

$350.00 



Pour un compte au billet de M. J. -A ,  Pelletier. cure de la paroisse, 
$150.00 

Cf. Le Journal de Québec, I l  fhrier 1887, page 2 

Les citoyens de l'Isle-aux-Coudres ont décide de faire peindre à 
fresque, leur nouvelle @lise. MM Gauthier et Freres, de cette ville, 
ont obtenu le conuat de ces travaux importants. La peinture et les 
décorations teminks,  cette eglise sera l'un des plus beaux temples 
sacrés de I'archidiocése de Quebec. 

Cf. Le Journal de Québec, 22  awbre 1887, page 2 

La nouvelle église construite à l'Isle-aux-Coudres est maintenant 
termin&. C'est un des plus beaux temples de la province. M. le cure 
Pelletier a conduit les travaux, avec énergie et habilete. 

L'architecture de l'église fut sous la responsabilité de David 
Ouellet qui avait t té  l'architecte de la  préctdente basilique de Sainte- 
Anne-de-Beaupré et fit de I'tglise de Saint-Louis, une replique de 
cette basilique. 

Les peintures sont atcribuks à. Paul-Gaston Masselotte. 

N.B. Une rtparation, dans le milieu des années 50, a fait disparaitre 
les peintures en fresques et les étoiles d'or qui étaient peintes au som- 
met de la voilte de L'%lise. Au dire de certaines personnes, cela fut  
plus ntfaste que béntfique. 

Ordonnance faite a u  cours d'une visite pastorale, le 28 juin 1889 

Ordonnons de reconstruire les étables dans lesquelles on met les 
chevaux, le dimanche, non pas à l'endroit qu'elles occupent mainte- 
nant, mais de l'autre cbte de la maison d'kole, sur le terrain de la 
fabrique actuellement inoccupe et prb du rivage, afin qu'an puisse 
placer les voitures entre le chemin public et les nouvelles etables qui 
seront constmites. 

L. A . .  . . . . Év~que  de Chicoutimi 



Certains achate et dépenses p u r  l'église 
de Saint-Louis de l'Isle-aux&udrea (construite en 1885) 

1888 
Rente de $400.00 payée à M. Ouellet, architecte 
de Qutbec 
Rente de $2,500.00 1 M. Couture Boulang~r, 
Quebec 
1889 
Rente payée à M.  Couture Boulanger, Quebec 
pour la somme de $2,500.00 empruntée pour la 
décoration de l'eglise 
Donne à M. D. Ouellet, architecte 
Rente a u  méme 
1890 
Rente payée à M. Couture Boulanger. Quebec. 
pour la somme de $2,500.00 empnuitte pour la 
dkcoration de I'eglise 
Achat de 30 lampes et deux fanaux 
1891 
Rente à M. Couture Boulanger, Qutbec, sur la 
somme de $2,500.00 empruntée pour la décora- 
tion de l'eglise 
1892 
Rente payée à M. Couture Boulanger, etc 

A une assemblée de fabrique tenue le vingt-sept juin mil huit cent 
quaue-vingt-douze, il a CtC decidé, & l'unanimite des présents (quel- 
ques-uns seulement étaient à l'encontre) que la fabrique se charge de 
faire inhumer le Réverend Messire J.-Bte Pelletier, V.G. aux frais de 
la fabrique, en reconnaissance des seMces immenses rendus à la 
paroisse, comme san cure, pendant trente-cinq ans et comme Vicaire 
GCneral pendant quatorze am et demi, qu'il soit inhume dans la 
chapelle Sainte-Anne, comme il l'a demandé dans son testament. 

Ce 27 juin 1892, ont signé: Al. Desbiens. Anicet Dufour, Senarise 
Harvey, Nazaire Tremblay et Joseph Desgagnés. 

J.-Alphonse Pelletier. prêtre. prksident 

Achats et dépenses (suite) 
1893 
Rente payée à M. Couture Boulanger, etc $133.50 
Donne pour couverture du presbytere $124.07 
Donne pour bardeaux. pour les étables $ 17.44 
1896 
Reparations à l'&table d'après l'ordomance de 
l'&&que $ 22.15 



À la cave 
Pour eau posée A la maison 
Bâtisse des morts 
À Éloi Perron, pour ouvrage à la cheminte. etc 
À Odilon, pour briques, chaux et compte. etc 
A Thimotht Desgagnés, 2 la cheminée, etc 
Rente payte à M. Couture Boulanger, etc 
Payé a/c a M. Couture sur $200.00 
RCparation au calice 
Payé à Georges Trernblay pour descendre 
l'escabeau 
1898 
Pour un grand chassis à la chapelle de Sainte- 
Anne 
1 paire de candélabres 
Paye pour perron à l'eglise 
1899 
Réparations aux batisses et  sacristie 
Matériaux pour le chemin couvert 
1902 
Rqarations aux salles, batisse et corbillard, etc 

Vu et alloue les comptes ci-dessus, pour les années 1908, 1909, 
1910 que nous avons trouvés en parfait ordre et nous déchargerons 
les marguilliers comptables, chacun pour son a n n k  respective. 

F~licitations qui se voit sur le parfait ordre qui  règne en toutes 
choses. Nous sommes heureux de constater que la fabrique ne doit 
plus rien, malg-rC les travaux considérables faits depuis quelques 
années. 

Fait en cours de visite, ce 7 juin 191 1. 
M.F. Evêque de Chicoutimi 

Achats et dépensts (suite) 

Pour rtparations aux salles publiques 
Pour réparations aux caves (R.14 juillet) 
Pour réparations au perron d'&lise 
Pour réparations, pr&bytére et -dependances 
1913 
Pour agrandissement de hangar 
1914 
Pour cl8ture en palissade ornementale 
Pour rtparations au cimetiere 
191 5 
Pour un coffre de sûrete (safe} 





guirlande qui couvre la muraille fut fait et continué sur le mur du 
cBté nord-est. Le tout fut fait à la journée, sur la surveillance irn- 
médiate du curé, à condition d'un charpentier entrepreneur et 
menuisier, au prix de une et cinquante ($1.50) par jour. 

Fait et passé ce jour susdit ,  en la paroisse de Saint-Louis de l'lsle- 
aux -Coudres. 

Alben Tremblay, Louis Bouchard, Alexis Dufour 
P.P.O. Lavoie, prêtre 

Construction de latrines 

Le vingt novembre mil neuf cent quinze, fut rbolu de cons- 
truire des latrines, pour remplacer les deux vieilles situks, l'une au 
sud-est du cimetiere, l'autre à l'ouest de la salle publique actuelle. 
Les neuves devant être construites au sud du chemin public, vis-à-vis 
la sacristie, à environ cinquante pieds de la cihture bornant ledit 
chemin. L'entreprise devant être faite avec l'argent des travaux 
publics collecté par lesdits syndics et sous la surveillance du curé 
soussigne. 

Fait et passe ce vingtième jour de novembre mil neuf cerrt quinze. 
Arnable Dufour. Oscar Demeules, Ulderique Desgagnés, Martial 
Harvey 

P.P.O. Lavoie. pretre 

Comptes de la fabrique de l'Isle-aux-Coudres, de  1851 à 1921 

1907 
Recettes extraordinaires 
Retire de la banque flOOO.00 
Dépenses extraordinaires 
Payé 3 Georges Tremblay (parf. paiement) $1055.00 
1908 
31 decembre, payé pour un an à la souscription 
de l'orgue $ 272.00 
Prêté à la souscription de l'orgue pour teminer 
son paiement $ 272.00 
La fabrique a prêté à la souscription volontaire pour l'achat d'un 

orgue, le reste qui etait db ($272.00) et la souscription qui  sera toute 
payée dans le cours de 1909 s'élbe 5 $285.00 La fabrique doit encore 
51000.00 qui seront diminub des $179.00 placés à la banque et des 
$272.00 que la souscription paiera en 1909 et autres revenus de cette 
prochaine année 
1909 
Souscription orgue (payé à compte) $ 58.60 

La souscription de l'orgue n'a payé cette année que $58.60 et qu'il 
r a t e  da & la fabrique, sur cette souscription à @tre payée en 1910, en- 



viron $225.00, avec quelques pertes A prevoir par familles parties 
1910 
Souscription de l'orgue $ 37.50 
Dettes actives 
La souscription de l'orgue doit encore $165.00 

La fabrique de l'Isle-aux-Coudres n'a aucune dette, ni passive, ni 
active, en dehors de ladite souscription et elle a mis 3 la banque le 
montant souscrit 
1911 
8 décembre, pour orgue, chez Casavant & Frères $ 17.00 
1 Recette extraordinaire 
Souscriprion volontaire pour l'orgue $ 60.50 
I V  Dettes actives 
Souscription volontaire pour l'orgue f 89.00 

I l  reste dû  à la souscription volontaire pour l'orgue, avec les risques 
de pertes de quelques familles parties, la somme de $ 89.00 

IV Dettes actives 
1 Par arrérages de la souscription pour l'orgue 
(M. Boily) 3 89.00 

Les dettes actives se montaient A $89.00, souscription volontaire 
pour l'achat de l'orgue (souscription demandee sans aucun résultat) 

1913 
IV Dettes actives 
1 Par arrtrages (souscription pour l'orgue de M.  
Boily) f 89.00 

1914 
IV Dettes actives 
Comme en 1913 
l er  juillet, pour l'orgue à Alph. Pedneault $ 1.00 

1915 
IV Dettes actives 
Par arrérages (souscription de l'orgue) $ 89.00 

1916 
IV Dettes actives 
Comme en 2913 

1917 
IV Dettes actives 
Par arrérages (souscription de l'orgue) $ 89.00 
Les dettes actives sont composées: 
1- souscription pour I'orgue (souscription volon- 
taire faite en llann& 1907) 
2- 91 mai, 2 l'organiste (salaire $100.00 $ 20.00 



11 juillet, à l'organiste (salaire $100.00) $ 5.00 
3 l juillet, à l'organiste (salaire $100.00) $ 25.00 
14 novembre, à l'organiste (salaire 

$100.00) f 20.00 
29 novembre. & l'organiste (salaire $1 00.00) $ 90.00 

1918 
IV Dettes actives 
Comme en 1917 

1919 
Dettes actives 
Comme en 1917 

1920 
IV  Dettes actives 
Souscription A l'orgue (arrhages de 12 ans) 3 89.00 
Livre de prbnes (1907.1914) 
1907 
Jour de l'an 
Pour l'orgue - environ $600 .O0 ont Cté souscrits, plus 22 promis -Beau 
résultat - Remerciements 

Ve dim. p. PentecBte 
Orgue de l'église ... Souscription trop faible - j'accepterai une 
augmentation volontaire chez ceux qui le voudront. 

1908 
L'Ascension (2% dimanche) 
Bénédiction de l'orgue et son inauguration pour cCrémonie. pendant 
la visite de l'&+que, dimanche prochain, à 8 heures, avec sermon. 
Pendant la cérémonie de l'inauguration, il y aura une collecte faite 
dans l'église, par le marguillier en charge, au p~ofit de l'orgue. 

Dim. oct . Ascension (23e dimanche) 
Arrivêe de sa Grandeur Mgr M.C.  Labrecque, samedi après-midi. 
Nous irons tous le recwoir au rivage. Lundi, nous reconduirons Mgr 
jusqu'à son embarquement pour les Éboulements 

IIIe dim. p .  Pentecôte 
L'orgue. .. défense d'y aller la semaine, surtout les enfants, sans ma 
permission. 

1909 
IIIe dim p .  fipiphanie (5e dimanche) 
Il est encore dil $285.00 pour l a  souscription de l'orgue payable cette 
armëe. Pensez-y ... 



1910 
Jour de l'an 
On ne doit plus rien à qui que ce soit. La contribution de l'orgue doit 
encore B la  fabrique, environ $225 .O0 

1911 
IXe dim. p. Pentecbte 
La contribution de l'orgue devrait s'achever de payer cet ete - Finissez 
donc cette affaire tout de suite. 

Rblution pour reparations à Saint-Louis et à l'&lise 

Le dix-huit juillet mil neuf cent seize, fut résolu: 
1- t a  statue de Saint-Louis dominant le portail de l'église, qui 

menace de tomber en ruine 
2- Les clochers (deux) qui avec le temps sont deplacb, l'un au nord 

d'un pouce et demi sur sa base, l'autre au sud de trois pouces 
9- Les cloches sur leur monture qui est défectueuse et le bois les 

soutenant en ttat de décomposition 
4- Les rtparations necessaires aux murailles de i'6glise qui sont dis- 

jointes, y mettre le ciment nkessaire 
5- Enfin ~ecouvrir et relever le tambour qui sert aux parties du 

catafalque des morts 

Ces travaux devant être executes aussitbt que possible, au plus bas 
prix du temps, aux soins des marguilliers e t  payés par les deniers de 
la fabrique de la paroisse. 

Fait et passe ce jour en assemblée de ladite paroisse, à Saint-Louis 
de I'tle-aux-Coudres. 
René Haniey, Alexis Dufour, Odilon Degagnier, Louis Bouchard, 
Joseph Perron 

P.P.O. Lavoie, pr&tre 

Rhlut ion  p u r  l'achat d'un corbillard, le 2 avril 1922 

Cet achat, aux frais de la fabrique avait été consenti par Mgr M.T.  
Labrecque, bêque de Chicoutimi. 
Que l'achat fut fait par le marguillier en exercice. 
Q u e  le montant de cette dkpense ne depasse pas $900.00. 
Que le corbillard puisse s e M r  en toute saison et gratis pour tous. 
Que les marguilliers devaient en prendre soin, le nettoyer, le graisser 
et ce, P leurs frais et dépens. 

cure du  temps etait P.P.O.  Lavoie, prétre. 
(Une résolution du 20 mars 1960 stipule que wle corbillard soit vendu 
à la porte de l'kglise, samedi prochain, le 26 mars 1960. aprb la 
messe de 4 h e m )  



Rbolution pour Ze nouveau cimetière, le 2 juillet 1925 

A une assemblk de marguilliers, il fut résolu: 
1- De prendre sur le terrain de la fabrique, à l'usage du cure pour 

la culture. un morceau de terrain, ii l'ouest de l'église actuelle, à 
environ sept arpents, un arpent de front sur le chemin public, 
sur une profondeur d'un arpent et demi, jusqu'au pied de 
l'élévation dite *Petit cap de l'&glise~. 

2- Il fut résolu que ladite fabrique de cette paroisse dédommagera 
le cure par une rente annuelle, de vingt piastres ($20.00). pour 
acqutrir ledit lopin de terre devant servir au susdit cimetitre. 

3-  11 fut rbolu que le materiel voulu pour enclore le susdit cimetière 
fut paye par la fabrique et l'ouvrage fait avec le plus d'economie 
possible et cela, sous la surveillance du cure. 

4- Que copie de cette rkolution fut envoyée à Mgr l'évêque de 
Chicoutimi, pour approbation. 

En foi de quoi nous avons signé, à Saint-Louis de l'isle-aux- 
Coudra, ce vingt-neuvième jour d'aoiit mil neuf cent vingt-six. 
Alphee Bergeron, Eli Dufour, Germain Harvey, Paul Laforêt, 
Joseph Perron, Hermenegilde Bergeron. Albert Trcm blay , Louis 
Perron et Germain Leclerc. 

P.P.O. Lavoie, prêtre 

1926. BCnMiction d'un nouveau cimetillre. 

Le vingt -quatre octobre mil neuf cent vingt-six, nous, soussigné, 
curé de Baie Saint-Paul, dûment autorisé à cet effet, avons bCni selon 
les cértmonies prescrites, un terrain entoure d'une clôture d'acier, au  
milieu duquel se dresse une grande croix noire, lequel terrain devant 
seMr à l'inhumation des morts de la paroisse. La céremonie euc lieu 
à 3 l/i heures de l'aprés-midi, au milieu d'un grand concoufs de 
fidèles venus de tous les coins de la paroisse et de quelques membres 
du  clerg€ des paroisses voisines. 

Le sermon de circonstance fut prononcé par monsieur l'abbe Oc- 
tave Bergeron. vicaire de la Baie Saint-Paul; la benediction du 
Saint-Sacrement fut présid& par monsieur l'abbé Henri Tremblay, 
curé de la Petite.Kivière. La grande croix noire. en pin de Colombie, 
fut fabriquée par monsieur Oscar Dufour, sous la direction du  curé 
actuel, monsieur i'abbe P.P.O. Lavoie et du marguillier en charge, 
sieur Alphée Bergeron. 

Henri Tremblay, prêtre 
Oct. Bergeron, prêtre 
P.P.O. Lavoie, prêtre 
JOS. pt&tre 



1927. Résolution pour refaire la galerie du presbytère 

Le dix juillet mil neuf cent vingt-sept, une assemblk des 
marguilliers du banc de I'œuvre et convoquk à la maniere ordinaire, 
au prdne de la grande messe, 11 fut décidé de refaire la galerie de la 
façade du presbyttre, en y ajoutant une couverture dite avkranda~, 
en bois de pin et cela, sous la surveillance et direction du  curé.  

Fait et passe ce jour dixième de juillet mil neuf cent vingt-sept et 
soussigné: Eii Dufour, Germain Harvey, Germain Demeules 

P.P.O.  Lavoie, prêtre 

Rthlutiou pour amEliorer le nouveau cimetière (1928) 

Le deux septembre mil neuf cent vingt-huit: 
Il fut résolu, suivant l'avis de Mgr le vicaire capitulaire Eug. La- 

pointe, averti par le conseil du  Bureau d'hygiène de la province de 
Quebec. par une lettre ci-jointe. de remplir le nouveau cimetiere, au 
moins une partie notable, d'une couche de terre malléable de deux 
pieds et demi et de lui faire un drainage du cbié nord, pour 
empécher l'eau de la  falaise de s'y répandre, dans la grande fonte des 
neiges et cela, sous la surveillance du marguillier en exercice, Ger- 
main Harvey ttant autorise 5 faire ces travaux aux frais de la fabri- 
que.  

Fait et passé ce jour, ce deuxième de septembre, en noire bureau, 
en l'anrtee ci-dessus dite et signe après lecture faite. 

Germain Harvey, Germain Demeule, Eiias Boudreault 
P.P.O. Lavoie, pretre 

Lettre émanant du Bureau d'hygiène de Ia province 

Monseigneur Eugène Lapointe, P. A. 
Vicaire capitulaire 
Évêché de Chicoutimi 
Chicoutimi, Que .  

Monseigneur, 

L'inspection d'un emplacement propos4 pour les inhumations. 
dans la paroisse de Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudra, comte de 
Charlevoix, a étt  faite par monsieur le docteur Jos. Devaremes, in- 
specteur régional d'hygiène. 

Cet emplacement, étant une extension de l'ancien cimetiere, sur Ic 
terrain de la fabrique, a une superficie de 123 x 69 pieds. 

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférk par la Loi de I'hygisne 



publique de Québec. le directeur du Service provincial d'hygiéne ap- 
prouve ledit emplacement comme cimetière, mais à la condition 
qu'une couche de terre de six pieds d'tpaisseur soit étendue sur toute 
la surface. 

Aprb que cette couche de terre sera durcie, il faudra en rapporter 
de nouveau, afin d'avoir toujouts l'épaisseur de six pieds de terrain 
utilisable pour les inhumations. De plus, i.u la colline qui se trouve à 
l'arriere de ce terrain, il faudra, à la limite nord-ouest du terrain, 
creuser une uanchee dans laquelle sera mis un drain français repo- 
sant sur un lit de pierres concassées, collectant les eaux de la couche 
profonde et les dirigeant dans un fosse qui devra être creuse du cbté 
nord-est du terrain clioisi, se continuant à cdté du mur de l'ancien 
cirnetiere, jusqu'au rivage du fleuve Saint-Laurent. 

Daignez agrkr, Monseigneur, l'expresçion de mes sentiments les 
plus respectueux. 

Le directeur adjoint, 
Émile Nadeau 
pour le directeur 
Dr. Alphonse Lessard 

Résalution pour xéparer le plancher de l'église (1943) 

On demande la permission à Mgr Georges Melançon, évêque de 
Chicoutimi. 
Un montant d'environ $1,000.00 serait nécessaire pour refaire le 

plancha de l'église et le recouvrir en 1inolCum. 
Ont signé cette rbolutioo: 

Joseph Tremblay, Alfred Tremblay, Patrick Laforét, Germain 
Demeules, Apollinaire Lajoie. Pierre Perron, Joseph Gagnon 

Edmond Jean, prêtre 
Le 8 dtcembre 1945, on demande de donner g-atuitement un  

emplacement de 60 x 80, pour la garde-malade. 

Le 2 aoOt 1946, Mgr Georges Melan~on, év9que de Chicoutimi, 
donne son accord. 

Le 10 octobre, une r&olution pour la construction d'une voûte de 
sQreté. Coût, environ cinq ou six cents piastres. 

La vodte serait construite au presbytère. 

L e  16 awil 1 950, il fut rbolu qu'on depenserait de douze à quinze 
cents piastres, pour refaire la toiture du  presbyttre et autres répara- 
tions urgentes et cela avec l'approbation de son Excellence Mgr 
Georges Melançon, &&que de Chicoutimi. 



Le 2 aoiit 1953, résolution pour installer un système de chauffage 
dans l'église et le presbytere. 

On accorde la soumission à M. Lionel Drouin. pour $1 1,006.00 

Le 19 et le 26 septembre 1954, résolutions pour I'electrification en 
partie, d u  presbytère et de l'église. 
Le 16 octobre 1954, approuvé. 

19 juin 1955 
Il a ete résolu à I'unanimite qu'un montant de $2,000.00 soit 

dépense pour completer I'execution des travaux de l'électricité de 
l'église, 51,500.00 pour réparer les cloches, somme demandee par les 
établissemenw Cogné Enr. de Montréal. 

$600.00 pour une soufflerie électrique pour l'orgue. tel que 
demande par la maison Casavant & Frères de Saint-Hyacinthe. 

Faire extcuter les travaux de peinture et menuiserie dans I'egiise et 
la sacristie, suivant les plans et devis de M. Sylvio Brassard, ar- 
chitecte de Quebec. 

On confie les travaux à la maison Juneau & Frères de Québec. la 
soumission se monte à $22.840.00. 

Remplacer les bancs de la nef, du jubé et du chœur, coilt d'en- 
viron $7,000.00. 

Le montant gkneral pour tous ces travaux, y comprh les 
honoraires de l'architecte. sera d'environ $37,000.00. 

Considérant que l'argent nécessaire était en banque, Mgr Charles- 
Orner Garant, approuve, le 12 juillet 1955. 

Résolution pour réparer le nouveau cimetière, 
travaux a u  nouveau cimetière et installation de toilettes 

dans l'église, le 6 juillet 1958 

1- Que I'on commence l'érection, autour du nouveau cimeriere, 
d'un mur de ciment dont on ferait, cette année. la partie de 
façade totalement et les cbtés partiellement, pour étre temin& 
(lesdites parties des ~ 6 t h )  une autre a n n k .  Ainsi donc, ces 
travaux au nouveau cimetibe s'effectueraient par étapes et, lors- 
que ce mur termine. on pourrait transporter la terre, etc, 
nkcessaires à ce nivellement convenable dudit cimetière, une 
autre année. 

2-  Que I'on répare, cette annte ,  le mur existant de l'ancien 
cimetière, en tirer les joints 

3- Que l'on installe un systPme de toilettes, dans une dépendance 
attenante à l'église et cela, à la convenance et dkision des 
marguilliers actuels, quant à son lieu exacr. 



7 décembre 1958 

Rb lu t ion  pour la construction d'un nouveau presbythe 
3 Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres 

Considerant la necessite de diverses rkparations urgentes à faire au  
presbytère actuel et que, après examen minutieux, vu l'ttat de 
vttuste et de dtlabrement de la bâtisse et son exiguïté, ces répara- 
tions seraient fort difficiles 2 exécuter et quasi inutiles (on a en ban- 
que $27,000.00) it est proposé par Pierre Bouchard, seconde par 
Abel Harvey et rbolu unanimement: 
1 - Que le presbytère actuel soit d h û l i  enriérement et qu'il en soit 

construit un nouveau, sur le m@me site 
2- Que monsieur le Cure (Yvon Sc-Pierre) soit autorisé à faire le 

nécessaire pour conduire ii bonne fin, ladite construction. 
3- Que ladite rbolution soit p r h n t k  à Mgr l'archevtque, dans le 

plus bref délai, pour approbation. 
4- Qu'il soit suggért A Mgr l'&@que, que le plan et devis du 

nouveau presbytère, un edifice ii deux étages et  une cave, avec 
l'extérieur en briques, soit executé sur place par des personnes 
compétentes, choisies par le bureau de fabrique, ce qui 
tquivaudrait ;i une economie considérable. 

27 mars 1959 

Résolution pour la démolition du presbytère de 
Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudra 

Considérant les soumissions et approuvé à l'unanimité, que la 
démolition du p~esbytére soit accord& 2 M. Cleophas Dufour dont la 
soumission est au montant de $475.00. 

ler avril 1959 

Rémlution pour la construction du nouveau prcsbyt2re 

La soumission fut accordée à M. Henri-Paul Dufour. pour la cons- 
truction d'un nouveau presbytère dans la paroisse de Saint-Louis de 
I'kle-aux-Coudres. Le travail de  la construction ne devrait durer que 
trois mois. Les plans et devis ont Cte faits par l'architecte M.  Sylvio 
Brassard de Quebec. Montant de la soumission, $35,000.00. 

Archiva de la fabrique 
Livre de reddition des comptm a n n u e h  et des inventaires, 
1921-1966 
(Madeleine Gobeil-Trudeau - 11 - 82) 

1921 
Biens meubla de la fabrique 



Argenterie 2 calices, 1. petit ciboire, 1 grand 
2 burettes avec plateau 
1 porte-Dieu 
1 iase pour ablutions 

Argent d'Allemagne 1 encensoir avec navette 
1 bénitier avec goupillon 
1 petit  vase d'argent pour les baptemes 
3 ampoules d'argent pour les Saintes huiles 
I vase en etairi argenté pour l'eau bap- 
tismale 
2 encensoirs en bronze argenté 
2 ostensoirs en bronze argenté 
2 croix de procession dont une en bronze 
argenté 

Chandeliers 1 en bois pour cierge pascal 
8 grandes statues 
2 anges sur piedestal (porte-flambeau) 
4 petites statues, 3 Sainte-Vierge et 1 Saint- 
Joseph 
1 Enfant-Jesus de Prague 
2 chemins de croix, 1 à l'église (don de M. 
Mailloux) 
1 tableau de Saint-Louis, maitre-autel 

Extrait d'un prône en 1792. 

Le 22 avril prochain, à l'issue de la messe, je ferai la benédiction 
de la pèche du large; mardi à midi, celle de terre et, après les 
vêpra, celle de la Baleine. Messires les associés sont priés de s'y 
trouver. 

Charles Duchouquet. cure 

Sermon de M. Ls.-Antoine Langlois, le 17 octobre 1793, 
une semaine après son arrivée à I'lsle-aux-hudres. 

- J'ai été surpris, au dernier mariage qui s'est fait, de voir avec 
combien peu de respect on entre dans I'eglise. On entrait dans le lieu 
Saint, où Dieu repose continuelfement dans le tabernacle, comme on 
serait entré dans une maison publique oh i l  se ferait des diver- 
tissements profanes, en riant et en parlant tout haut .  

- Je vous avertis, mes freres, d'être plu  respectueux et. dorena- 
vant, pour quelque raison que vous entriez dans l'église, vous devez 
toujours y entrer avec beaucoup de respect. Si vous vous comportez si 
mal. quand vous assistez à la celébration du mariage qui se fait dans 
le temple du Seigneur, comment vous comportez-vous donc quand 
vous êtes rendus dans la maison où se font les noces; si je dois en juger 
par ce que j'ai vu dans I'eglise, vous vous comportez très mal dans vos 
divertissements. 
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- Souvenez-vous donc que le mariage est une chose sainte et que 
le jour des noces doit ètre un jour saint et que s'il se fait quelques 
divertissements, ils doivent se faire avec une grande retenue dans les 
paroles et d a m  les actions. S'il faut sanctifier le jour du mariage, il 
faut aussi sanctifier les jours qui le prkèdent. mais ce n'est pas en 
allant au bal et aux divertissements profanes qu'on attire les btnéùic- 
tions de Dieu. Je vous avertis de ne plus faire de ces assemblh que 
vous faites, la veille ou la  oaurveillew des mariages, oO il s'assemble des 
jeunes filles et des jeunes garçons pour divertir la mari&, car ce sont 
les ternes dont on se sert dans la paroisse. 

- Enfin, comme je ne dois rien souffrir qui puisse ètre pre- 
judiciable P votre salut, je vous previens de ne jamais vous assembler 
pour danser, dans quelque temps que ce soit. La raison en est que les 
divertissements que font entre eux les jeunes gens de l'uu et de l'autre 
sexe sont très souvent criminels et toujours dangereux, c'est dans ces 
assemblks que le poison de l'irnpurete se glisse dans les cœurs, c'est 
là od se forment très souvent les mauvais désirs et od I'on cherche les 
moyens de les exécuter. 

- Je crois. mes frères, qu'en voilà assez pour vous faire connaiae 
mes sentiments au sujet des dames et des noces et j'espsre que je 
trouverai en vous une grande habilite 2 suivre mes avis quand ils 
seront pour votre salut et votre ~ a n c ~ c a t i o n .  

Ls. -Antoine Langlois. cure 

Recommandations 

- Je regrette qu'il n'y ait pas p l u  d'entente dans la paroisse; une 
paroisse divisée ne peut pas pmspérer. de sorte que si vous vous 
divisez. vous sera toujours dans la misère. 

Onbime Lavoie, curé 1896 

- Defense aux femmes et filles de faire la mi-caréme. On ne doit 
pas entrer dans une maison, sans en demander la permission. Avis 
aux femmes qui vont à QuCbec en goelette; je maintiens la defense 
faite par les Phes, lors de la dernitre retraite. 

Onésirne Lavoie, curé 1898 

Bien que la mentalite de cette époque fut plus stricte que celle de 
nos jours et la morale beaucoup plus dvère, certains prêtre. d'alon 
passkiaient quand mtme un grand sens de l'humour. A preuve, cet 
extrait d'un semon de monsieur le curé Onésime Lavoie, en janvier 
1905: 

- Tenez. mes amis, voulez-vous un remède pourguQir *votre* 
langue? Voici une prescription qui est infaillible pour guerir cette 
terrible maladie de Ia langue qu'on appelle la calomnie. 
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Prenez une once de =bon cœun. et deux onces de racines de antlez- 
vous de vos affairm, puis melangez le tout dans six onces de 
*charité,, faites bouillir et ajoutez quelques gouttes d'amour du 
prochain*. Aussitbt que vous appreheoden une attaque de cette 
maladie, prenez une cuillerée du maange. sans l'avaler, gardez-le 
dans votre bouche que vous tiendrez hermétiquement fennée jusqu'à 
ce que vous s o p  seul ou rendu à la maison et je vous promets que la 
maladie disparaha ... 



Description physique de l'Isle-aux-Goudres, par mon- 
sieur le Grand Vicaire Alexis Mailloux, dans son Livre 
r Histoire de l'Isle-aux-Coudresw , publié en 1879, et.. . 



- L'Ile-aux-Coudres est 3 environ vingt lieues plus bas que la  ville 
de Québec, assez pr8s de la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Sa 
longueur, depujs l'extrémité de sa pointe est jusqu'à la plus longue 
pointe de l'ouest, est d'environ trois lieues. L'Ple a à peine une lieue 
dans sa plus grande largeur. De la rive sud du fleuve à la rive sud de 
l'lle-aux-Coudres. la distance est d'environ quatre lieues et demie. 
Entre la cbte nord du fleuve et celle de l'ile, dans les endroits les plus 
rapprochés, il y a à peine trois quarts de lieue, h haute marée. Le bas 
de I'ile se trouve un peu plus à I'est que l'eglise des Êboulements; le 
haut se trouve en ligne du cap $ la Bonne-Femme, sur la côte nord. 

- L'extremite est de I'Ile-au-Coudres, comme celle de presque 
toutes les Iles de notre fleuve Sainl-Laurent. se temine en queue de 
poisson. Le haut de l'fle se temine par trois pointes ou têtes, dont 
celle du nord, la plus avancCe vers l'ouest, s'appelle Pointe-à-l'lslette, 
celle du milieu, Pointe-à-Antoine, la plus au sud porte le nom de 
Pointe-des-Sapins. Entre ces pointes se trouvent deux anses qui ser- 
venr de mouillage aux goelettes ou chaloupes dont les habitants de 
l ' l le-au-Coudra ont un continuel besoin, dans la saison de naviga- 
tion, pour communiquer avec la terre ferme. Ces deux mou.il1ages. 
dont les eaux se retirent à chaque marée baissante. sont ouverts aux 
vents de l'ouest et ne sauraient mettre les goélettes à l'abri de leur 
violence. 

- Vers le milieu de I'ile, du côté nord, il  y a une rade magnifi- 
que qui porte le nom de Mouillage. C'est dans cette rade que les 
bitiments de Jacques Cartier jetèrent l'encre le 6 et 7 septembre 
1535, lorsqu'il visita l'ile et lui donna le nom d'lle-aux-Coudres, Ce 
dernier mouillage, protegé contre les vents d'ouest, et dont l'ancrage 
est des meilleurs qu'on puisse dbirer, servait aux bâtiments français 
pendant tout le temps que la France fut maîtresse du Canada. 

- Outre les havres que je viens d'indiquer, on trouve deux 
autres abris, mais seulement pour les petites embarcations; ce sont les 
anses du Ruisseau-Rouge. 2 l1extrémitC est de l'île, au n o ~ d  de 
l'lslette et l'anse qui se trouve au cbté nord, un peu à I'ouest de la 
pointe du cap, appelée la Source. Tour le cbte sud de I'tle n'offre 
aucun abri sdr pour la navigation. 

- Ce côct s'appelle la Baleine. pour la raison, dit la tradition, 
qu'autrefois une baleine fut trouvée morte sur le rivage de cette par- 
tie de  I'Ile-aux-Coudres. Le côté nord de I'tle, depuis le trait-car* 
jusqu'au bas, porte le nom de Pointe-des-Roches. Depuis le trait- 
c a n t  en gagnant vers l'ouest, cette partie de l'fle porte le nom de 
Cap-à-la-Branche. 

- A part les pointes ou extrbmitb est et ouest, 1'Ile-aux-Coudres 
est prattgée contre les envahissements des eaux du f leuve  par une 
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cdte qui l'environne. Cette cdte est de beaucoup plus elwk sur le 
rivage nord del'tle que sur celui du sud. Les maisons des habitants, 
excepte celles des deux ahses de l'extrémite ouest, sont bâties sur les 
bords de  cette cbte. Depuis le bas de I'ile jusqu'au Cap-à-la-Branche, 
sur la partie nord de l'lie, toute la dtclivitt de la côte est couverte de 
bois. Les habitants de ce côté de I'fle agissent sagement en conservant 
les arbres de cette cbte de teme. Leurs racinm emp?chcnt les terres de 
s'&bouler pendant la saison des degels et dans les grandes pluies de 
l'automne et, ce qui n'est pas à dédaigner, c'est que les arbres de 
cette &te protègent les bàtisses contre les furies des vents du nord, 
pendant la saison de l'automne et celle du printemps. 

- A partir de la Pointe-des-Sapins, jusqu'à t'extrtmité de la 
pointe est de I'ile-aux-Coudra, le rivage, jusqu'aux plus basses 
marées, est entiérement dépouiiit de verdure. Au contraire, sur le 
rivage nord de l'ile, depuis l'endroit appelé le MouiUage jusque près 
du Cap-3-la-Branche, 3 l'ouest, se trouve une batture qui se prolonge 
vers le nord à une distance de plusieurs arpents et sur laquelle pousse 
une certaine herbe appelée foin sale qui sen de nounitare aux betes 
à cornes. 

- Le rivage de l'ile. sur la partie nord, a conserve sa forme 
primitive et ne s'est ni agrandi ni diminut, à l'exception des herbes 
qui s'&tendaient au pied dei cbtes et qui ont éte emportées, comme 
on le voit à l'endroit appele Pointe-des-Roches où se trouvaient 
autrefois de très belles prairies qui ont disparu. Le rivage du sud de 
1'Ue s'est, au contraire, notablement agrandi depuis la Pointe-des- 
Sapins jusqu'au bas de l'De, par les sables qu'apportent les e a u  du 
fleuve. 

- À commencer au bas de la cbte du vieux Vital Mailloux, un 
peu plus baut que I ' e x i d d  est de l'tle, jusqu'au pied de celle du 
Cap-&-la-Branche, le chemin suit les sinuositb du rivage du fleuve, à 
l'exception toutefois des deux bouts de I'iie dont il coupe Ies pointes. 
Entre la cdte du vieux Vital Mailloux et celle du Cap-à-la-Branche, 
sur la partie nord de I'Ele, le chemin passe sur les hauteurs. 



... et d d p t i o n  poétique de l'Be, par 
monsieur Mailloux, dans le même livre. 



- Pour connaltre les beautes que renferme I'ile-aux-Coudres, i l  
faut la parcourir; rien, au reste n'est plus agr&able qu'une pro- 
menade autour de cette petite île. 

- Voulez-vous voir l'lle-au-Coudres revètue de ses habits de se- 
maine? Prenez le temps des marées basses et vous la trouverez dans 
son dbhabillk. Peut-être alors ne vous paraitra-t-elle pax digne d 'ad- 
miration, car vous savez que les plus belles personnes ne paraissent 
guk-e belles dans leur neglige. Au contraire. voulez-vous la voir dans 
toute sa beaute et dans toutes ses graces? Choisissez le temps des 
grandes mers, au  moment où les belles eaux de notre Saint-Laurent 
viennent caresser ses rivages. Alors, I'lle-aux-Coudres sera en grande 
toilette et s'offrira à vos regards comme une dame des grandes villes 
qui s'est pi-eparée pour visiter des amies. 

- Commencez votre promenade, en partant de l'eglise et conti- 
nuant par le côte sud, pour revenir par le coté nord. En suivant cette 
direction, les points de vue qu'offre la rive sud du fleuve appa~aissent 
dans toute leur beauté. L'arrivk au Cap-à-la Branche, dont I'éléva- 
tion permet d'embrasser un vaste et lointain horizon, présente un 
spectacle vraiment magnifique A l'œil observateur. 

- Les habitants de I'Ile-aux-Coudres aiment que les etrangen 
qui font le tour de leur ile ne passent pas devant ses beautés sans les 
admirer et, de plus, sans le dire; ils la trouvent belle et sont heureux 
quand quelqu'un l'admire avec eux. 

- Vous voilà au bout de cette belle et magnifique Pointe-des- 
Sapins que je regretterai toujours n'avoir pas et6 choisie pour y bâtir 
l'église. Portez vos regards sur la rive nord du fleuve et vous allez 
apercevoir les maisons de la Petite Rivière Saint-François, ainsi que 
cette majestueuse chaîne de montagnes rocheuses que la habitants 
de 1'Ile-aux-Coudres appellent les Caps. Tournez maintenant vos 
regards vers le sud-ouest et vous allez apercevoir la crête de plusieurs 
Ues qui ressemblent à des satellites environnant la belle et feconde Ile 
d'Orleans. Après avoir joui de la vue de ces ües, regardez la rive sud. 
Voyez-vous cette terre q u i  semble au niveau des eaux? C'est le Cap 
Sainr-Ignace. Dirigez votre vue plus ;l l'est et vousen verrez une autre 
qu'on dirait se pencher vers le fleuve, c'est le rivage de la paroisse de 
1'Islet. Le cdté sud de l'île a toujours porté le nom de la Baleine. 
Remarquez la beauté du chemin oil vous passez et jusqu'au bas de 
I'Ue, vous pourrez contempler le même coup d'mil. 

- À votre gauche est la magnifique terre qui, lors de I'etablisse- 
ment de ]?le, devait être celle de la fabrique. La ligne qu'elle 
représente separe les terres du Cap-l-la-Branche dont la direction est 
vers l'est de celles du Cap-à-la-Baleine qui courent vers le nord. 



- Regarda comme le chemin que vous parcourez est bas et uni. 
Considérez aussi les belles eaux de notre fleuve se tenant prés du haut 
rivage, comme pour vous saluer au passage. De l'endroit du chemin 
où vous êtes, vous pouvez apercevoir le bord sud de la peti~e Ilette 
dont on a conservé les épinettes et les sapins et dont la verdure un peu 
sombre contraste memilleusement bien avec la couleur des eaux du 
fleuve. Il n'en a pas fié ainsi de l'autre Xlette dont on a impitoyable- 
ment abattu tous les arbres. 

- Vous êtes maintenant arrivés près d'un cap appele Cap-aux- 
Pierres, le seul qu'on rencontre autour des cbtes qui bordent I'lle- 
aux-Coudres. Panni les pierres qui sont tombees de ce cap. il s'en 
trouve une à laquelle les premiers habitants de l'!le ont donné le nom 
de Roche Pleureuse et la traditjon a cru devoir lui consmer ce nom. 
quoi qu'il soit à peu prts certain qu'elle n'a jamais pleure; toutefois, 
on remarque auprès d'elle, un petit filet d'eau qui semble sortir du 
pied du cap. 

- Vous voili enfin rendu au bas de {'Be. à l'endroit oQ le chemin 
coupe l a  petite Ilette qui se termine par une longue chaîne de 
cailloux. Vous avez coupé la pointe est de I'tle, les arbres ne bornent 
plus votre horizon. Regardez la rive nord, un  peu à l'est, le premier 
objet qui s'offre à vos regards, ce sont ces deux longs rochers qu'on 
dirait d'un géant qui allonge ses longues jambes, au loin dans le 
fleuve, comme pour y cacher ses pieds. Étendez votre vue plus au 
nord et vous allez apercevoir l'eglise des Éboulements dont un mon- 
ticule nous cache la base. 

- Vous voilà rendu au Ruisseau Rouge qui  est le seul endroit où 
il y a un havre pour les chaloupes des habitants du bas de l'ile. Tous 
Ics promeneurs intelligents s'accordent à dire que la partie du 
chemin de la rive sud que vous venez de parcourir offre un aspect des 
plus pittoresques. En effet, il suffit d'avoir un cœur capable d'aimer 
les beautb que le Créateur a semées B pleines mains sur cette terre, 
pour en juger ainsi. 

- Vous voici rendus a u  pied de la côte de Vital Mailloux et 
après, vous voila a m v b  sur le haut rempart du côté nord de l'île que 
vous allez suivre presque partout, jusquii la descente du Cap-à-la- 
Branche. Maintenant, le chemin sera generalernent moins beau et 
moins uni que celui que vous avez parcouru depuis votre deparr de 
l'église. 

- Vous avez vu les Éboulements et  son église, de la rive du 
fleuve, regardez-les maintenant de cette hauteur, à travers le 
feuillage des arbres. Donnez-vous la peine de considtre~ de nouveau 
le cordon de maisons qui court vers le Cap-aux-Corbeaux et vous 
allez voir que tout a changé d'aspect. C'est ainsi qu'en parcourant le 



chemin de l'ile. on revoit les memes objets et qu'ils apparaissent com- 
me si on les voyait pour la premitre fois. 

- BjentBt vous allez sortir de la route. De vastes et magnifiques 
points de m e  vont s'offrir à vos regards. Comme vous pouvez en juger 
maintenant, cette sortie de la route boisee devient toujours une sur- 
prise. Vous voila rendus sur le bord de la côte du Cap-à-la-Branche. 
Avant de descendre cette côte, debarquez de votre calèche et allez 
vous placer un peu au sud-est, sur le bord du cap; c'est peut-être le 
plus beau point de vue de toute i'fle. 





En 1750, Joseph Aniiot dit Villeneuve 

Le premier accident arrivt par submersion dans tes eaux du fleuve 
et dont nous ayom une date certaine, fut celui qui  arriva à Joseph 
Arniot dit Villeneuve. 

II devait &tre un des six gendres deJoseph Savard, le premier habi- 
tant qui vint s'établir à l'Isle-aux-Coudres, 

Une note inscrite par le pere Coquart dit ceci: L'an mil sept cent 
cinquante, dans le mois de septembre, s'est noye à la vue de l'Isle- 
aux-Coudres, Joseph Villeneuve, habitant ladite Isle-aux-Coudres, 
en foi de quoi j'ai signé. 

Coquart M. los. 

Le père Coquart ne faisant nulle mention de sa sepulture. on doit 
en conclure que son corps est resté enseveli dans les eaux du fleuve 
Saint-Laurent. 

Un Savard dont on ignore le nom de baptême et la date de 1a 
noyade 

Un des malheurs arrivés dans les eaux du fleuve, dont la tradition 
s'est conservée parmi les habitants de I'ile, c'est qu'un nomme 
Savard, en revenant de la terre du nord, à bonne heure dans la saison 
du  printemps, s'était noyé par le chavirement de son canot. Quelques 
autres qui etaicnt avec lui se sauverent. D'après ce qu'on a pu 
connaitre, ce malheur doit etre arrivé avant le siège de Quebec. It 
paralt que le corps de ce malheureux, comme celui de Joseph Amiot. 
est demeuré dans le fond de notre fleuve. 

Gabriel Dufour 

Comme beaucoup d'autres habitants de l'Isle-aux -Coudres et 
quelques-uns des Éboulements, Gabriel Dufour pilotait des 
bâtimenu, depuis I'îie jwqu'à Québec. Ce fut en voulant remplir 
cette charge qu'il trouva la mort. 

Un jour qu'il allait pour embarquer dans un bâtiment, avec un 
autre dont on a oublie le nom, n'ayant pour embarcation qu'un 
fragile canot d'écorce, une vague furieuse soulevée par la tempête 
vint frapper le canot et le cassa en deux. Il se trouvait à ce moment 
assez près du vaisseau qui etait dans les eaux du gouffre. Son com- 
pagnon fut sauve par l'équipage du navire, mais lui fut  englouti. On 
ne retrouva pas son corps, comme on n'avait pas retrouve ceux des 
deux autres noyés avant lui. 

Il allait embarquer à bord d'un vaisseau anglais et la période qu'il 



s'est noyé serait après l'année ou après l'été de 1770 et avant celle de 
1773. 

II fut la souche d e  la famille Dufour dont les membres sont en 
grand nombre, sur l'Isle-aux-Coudres. 

jaseph Laure, Joseph-Marie Tremblay et b u i s  Trcmblay, le 15 
avril 1775 

Joseph Laure etait parti de l'?le, en compagnie de deux jeunes gens 
qui devaient l'aider à faire le trajet. LE quinze du mois d'avril, vers 
les deux heures du matin, i l s  quittérent les rivages de la Baie Saint- 
Paul pour revenir à l'Isle-aux-Coudres. Mais voila que surgit tout à 
coup un de ces vents du nord, si violent et si dangereux où beaucoup 
de glaces flottent encore sur le fleuve. Ce vent souleva bientdt les 
eaux en lames furieuses qui firent chavirer le canot. alors qu'il ttait 
assez près des battures de 1'Isle-aux-Coudres. 

Les deux jeunes gens qui  accompagnaient Laure tombèrent à l'eau 
et ne purent saisir le canot. Ils furent engloutis dans les eaux froides 
du fleuve et leurs corps y sont restés ensevelis. Suivant l'acte dressé 
par M. Jean-Jacques Berthiaume, leurs noms étaient joseph-Marie 
Tremblay, fils de Joseph Tremblay et Louis Tremblay, fils a h é  de 
Louis Tremblay. Quant à Joseph Laure qui avait pu s'agripper au 
canot. il est mort de froid; deux jours après, son corps &ait conduit 
au cimetière. 

François Marit, le 26 septembre 1783 

Pour constater ce malheur, un acte de sépulture dresse par M. 
Pierre-Joseph Compain, le 26 septembre 1783, 41 avait inhumé, dans 
le cimetière de l'Isle-aux-Coudres, le corps de François Marie, noyé 
depuis deux jours, âgt de trente a n s u .  

Joseph-Marie Savard et Pierre Savard, en 1795 

Ce malheur eut lieu dans le printemps de 1795. Traversb au nord, 
pour une noce qui, à cette époque, devait avoir été prolong& pen- 
dant plusieurs jours, ils revinrent à leur embarcation, pour traverser 
le fleuve. Arrive près de la Grande-Batture, à l'endroit qui se trouve 
devant la demeure de François Tremblay. le canot qui leur servait d 
traverser le fleuve fut  renversé. Ils tombèrent à l'eau, ne purent saisir 
l'esquif et restèrent ensevelis dans les eaux. 



La femme de Joseph Gagnon et le frsre de cette lemme, en 1795 

Dans le mois de juillet 1795, joseph Gagnon etait parti avec sa 
femme dont le nom de famille etait Dufour et avec le frère de cette 
femme, pour aller visiter des parenu, à la Petite-Rivière Saint- 
François. Ils avaient pour voiture d'eau, un célèbre canot de bois. 
Leur Msite temin&, ils reprirent le canot pour revenir 5 l'lie. Le vent 
se leva et, arrivés devant le Cap-aux-Corbeaux, une lame fit chavirer 
le canot. Ils tombèrent tous à l'eau. Joseph Gagnon eut la chance de 
saisir le canot et de s'y fixer. Des habitants ayant vu le naufrage sont 
venus au secours des naufragés. Joseph Gagnon fut sauve. mais les 
deux autres ont péri. 

Andr6 Pedneau, en 1808 

Un dimanche, au mois de juillet 1808. Andrk Pedneau assistait à 
la mase, en dehors de la grande porte de l'eglise ouverte. M. le cure 
lui demanda d'entrer, mais il s'y refusa. L'esprit troublé. bouleverse, 
il se dirigea vers la maison paternelle. II changea ses habits et se 
dirigea vers la gr&ve, y prit un canot et partit sur le fleuve. André 
Pedneau. dans le trouble et la dbolation oii il etait. n'avait pas eu la 
pensée de prendre les avirons du canot, en le poussant à l'eau. II avait 
da s'y placer et s'abandonner à l'action des courants. sans avoir 
même la pensée de gagner un rivage quelconque. On ne devait plus 
le revoir. 

François-Xavier Tremblay, le 7 juillet 1822 

Dans le printemps de 1822, François-Xavier Tremblay, frère de 
M. Godefroi Tremblay. ancien curé de Sainte- Agnès, s'était chargé 
de conduire une goélette, à la place d'un des navigateurs de l'lsle- 
aux-Coudres. Avant son depart. la premiere parole qu'on enrendit 
de sa bouche, ce fut qu'il lui en coûtait infiniment d'entreprendre ce 
voyage, par la pens& qu'il lui serait fatal. 

11 se rendit 2 Quebec où i l  arriva un samedi. Le lendemain, il se 
rendit à la cathédrale, pour entendre la grande messe. La grande 
messe finie. il revint au quai pour embarquer ii bord de sa goélette. 
Tremblay appela un de ses matelots qui prit la chaloupe et se rendit 
au quai, le matelot place P I'arriere, avec une rame, pour gagner la 
goelette à la godille. Mais, à peine &tait-il Cloigne du quai d'une ving- 
taine de pas, que sa rame échappa de l'endroit qui devait la retenir; 
les jambes amollies par l'action de la boisson, ce malheureux ne put 
garder I'equilibre. Il alla tomber sur un des bords de la petite 
chaloupe et la fit renverser sans dessus dessous. Par malheur, il n'y 
avait personne sur  le quai, pour aller à leur secours. Tremblay s'y en- 



fonça pour y demeurer. Le malheureux qu i  avait eté la cause de cette 
funeste catastrophe savait un peu nager. Il put se maintenir assez 
longtemps sur l'eau, pour qu'on puisse venir le secourir. C'etait le 7 
juillet 1822, vers l'heure du midi. A basse marée, on retrouva Ic corps 
du jeune Tremblay comme, moins de dix mois auparavant, on avait 
trouvé celui de son ami, Éloi Dufour, tous deux noyh dans le havre 
du Palais. Le corps de François-Xavier Tremblay fut place sur le 
pont de la gotlette et. trois jours plus tard, i l  fut amené à l'Isle-aux- 
Coudre. 

François-Xavier Trernblay etait né le I l  fbrier 1798. A I'epoque 
de sa morr, il était Agé de 24 ans, 5 mois moins 4 jours, II. était la 
quator~ième victime de la navigation depuis l'annCe 1750, c'est-$- 
dire, pendant l'espace de 72 ans. 

Pierre-Noël Boudreault, en 1823 

Pierre-Noël Boudreault etait le fils de Pierre Boudreault, un.des 
patriarches de l'Isle-aux-Coudres. Il etait le frère de messire Pierre- 
Thomas Boudreault, ancien cure de l'lle. 

Un matin d'une nuit sombre et orageuse, on le trouva noyC dans la 
rivière Sainte-Anne. Il était né le 25 décembre 1794. Il etait dans sa 
29c année lorsqu'il perit. Il n'était pas marie. 

Joseph-Abraham Martel. et Marcel Harvey, en octobre 1834 

Vers la fin du mois d'octobre 1834, Joseph-Abraham Martel, ac- 
compagné de Marcel Harvey, part du  bas de l'Isle-aux-Coudra oii 
demeurait Jos.-A. Martel, pour traverser à la Rivière-Ouelle. Ils 
ktaient à bord d'une forte chaloupe. Six jours s'étant passés sans 
qu'on les revit ,  une autre chaloupe laissa I'ile pour aller voir à la 
Rivière-Ouelle. On  remouva la chaloupe vide, dans le bas de I'entree 
de la Rivière-Ouelle, sur le bord des batcures de sable où se tend la 
pechc aux marsouins. La marée etant basse, jl leur a fallu gagner 
terre B pied et se seraient perdus dans les sables mouvants ou dans 
une profonde cavité remplie d'eau. On n'a pas retrouvé leurs corps. 

Joseph-Abraham était né en 1786, le 18 mai. tors de sa mon, il 
était âge de 48 ans et quelques mois. Son compagnon de malheur, 
Marcel Harvey, ne le 18 feMier 181 1, était âge de 23 ans et environ 8 
mois. 

Germain Desgagnés, le l e T  juillet 1896 

M. Alexis Mailloux. alors directeur du collège de Sainte-Anne, 
organisa une promenade à la pointe de  la Riviérc-Ouelle, pour 
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récompenser ses elèves de leur travail et de leur bonne conduite. Cer- 
main Desgagnb perdit Ia vie lors d'une baignade. La profondeur de 
l'eau où Desgagnb était disparu ne dépassait pas quatre pieds. Après 
de longues recherches pour retrouver le corps, on le retrouva à un  ar- 
pent et demi de l'endroit où il etait disparu. 

Germain Desgagnés était né le 9 novembre 181 1. 11 s'est noyé le l e r  
juillet 1836, étant Sgé de 24 ans, 7 mois et 21 jours. 

Joseph Mailloux et Henri Bouchard, le 21 mars 1845 

Le 21 mars 1845, quatre jeunes hommes quittaient I'isle-aux- 
Coudres, pour traverser aux Éboulements. Leurs noms étaient, 
Marcel Mailloux, Simon Guérin dit St-Hilaire, Joseph Mailloux, 
cousin germain de Marcel, et Henri Bouchard. Ils allaient conduire 
sur la terre du nord. demoiselle Julienne Mailloux, sœiir de Marcel 
Mailloux, qui devait prendre la direction d'une ecole, aux 
Éboulements. Pour faire la traversée, on avait choisi une flatte. 

En revenant, aux trois quarts de la travers&, épuises, Joseph 
Mailloux age de seize ans et Henri Bouchard, âgé de vingt ans, se 
dirent incapables de continuer. Comme ils etaient dans cette 
dkplorable situation, un brouillard de neige se leva, leur dkrobant la 
vue et ne sachant plus où aller, ils se laissaient deriver. Ils ont dérivé 
jusqu'à l'anse de la Petite-Malbaie. Joseph Mailloux et Henn 
Bouchard sont morts tpuisk et g e l b ;  Ies deux autres ont pu se 
sauver. 

Fin de cette longue liste d'accidents 

U n  mois apres la mort de Joseph Mailloux et Henri Bouchard, 
deux autres habitants de I'lle, Joseph et Thimothée Txemblay se 
noyèrent au milieu d'une tempete, en face du  cap Tourmente, com- 
me ils montaient à Québec, en chaloupe. 

Deux ans plus tard (28 avril 1847). Joseph Savard et Thomas 
Derneule pCrirent au bout d'en haut de I'ile, pendant une nuit 
orageuse. L 'annk suivante (7 juillet 1848), ce fut le tour d'Ubalde 
Perron qui périt dans la riviPre du Gouffre. 

E~ ie  Dufour eut le meme sort, en 1851, auprès de l'île St-Barnabé, 
ayant eté jett à l'eau par l'un des baumes de la goelette qu'il montait. 
Enfin, pour teminer cette longue liste d'accidents, deux autres en- 
fants de I'ile, Louis Lapointe et Étienne Tremblay, disparurent en 
mer, en 1856, pendant qu'iis se rendaient aux Antilles, à bord d'un 
brick qui avait éte construit à Saint-Andre de Kamouraska. 

Vingt-huit victimes en tout ont trouve la mort dans les eaux, 
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durant l'espace de cent six ans (1750 à 1856). Sur cc nombre, dix 
seulement ont éte retmuvk.  Depuis 1856, jusqu'au moment où nous 
écrivons (1870), on n'a pas eu 5. deplorer aucun accident. 

.Depuis les deux victimes de 1856, on chante à l'île, deux grandes 
messes chaque année, le printemps, pour être préservés des dangers 
de la navigation. Presque coute la paroisse y assiste et personne n'a 
pCri depuis.. 

.Que le Seigneur apaise autour de leurs embarcations, la fureur 
des flots. comme il fit aut.refois. sur la mer de Tiberiade ou, comme il 
aplanit les eaux du fleuve, devant le canot qui allait chercher I'an- 
cien cure de 1'Ele. pour les funéraillff du pere LaBrosse.. 

Alexis Mailloux Ptre 



L'Isle-aux-Coudres, vue des hauteurs des Éhulements. A droite, on 
remarque le traversier venant de Saint-Bernard, se prtparant à accœter à 
Saint-Joseph&-la Rive. 

couexion Pierre Taschereau. 



L'%Lise et lm alentoum, au début du sihclc. 
collection Loreiiri Dufour. 

Le village de  Saint-Louis avant le feu de 1958. 
coUection Souvenir de I'kle-aux-Coudres. 



La façade de l'église 
cotlection Guy Bouchard. 

L'égIise, vue par l'arrière. À droite, Ie presbytère. 
coUecrion Guy Bouchard 



Avant 1926, le cimetière se trouvait juste derrière la sacristie. 
collection Ministertr des Affaires Culturelles. 



En 1972, la statue de saint h u i s  se trouvant à 
l'extérieur de I'&glise fut réparée 

collection Fabrique de Saint-Louis. 

Pour la réparer, on l'a descendue. Il fallait donc la  replacer. 
collection Fabrique d e  Saint-Louis. 



Chapelle de Saint-Pierre, située à l'ouest de I ' é g k .  
collection Ministere d a  Affaires Culturelles. 

Chap~iie  de Saint-Isidore, située à l ' e t  de l'église. 
collection Ministére dcs Affaires Culturelles. 
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Dam la chapelle de  Saint-lsidore, on retrouve le tabernacle de l'autel de 
la deuxième %lise, en bois sculpté. Cette sculpture a et6 faite en 1772 par 
un nommé Jkvaaseur. 

collection Ministère des Aflaires Cultureues. 



Intérieur de l'église avant les réparations de 1955. A remarquer la pein- 
ture à fresque sur la colonnes. 

collection Cliristiane Bouchard. 

Grâce à une souscription volontaire, la Fabrique a pu acheter, en 1908, ce 
magnifique orgue de marque Casavant. 

collcction Cornite du centenaire. 



Le retable du sanctuaire est une dm plus bcüea œuvres dc Louis Jobin. 
collection Fabrique de Saint-Louis. 



Vous pouvez admirer, de chaque côte du chœur, les statues de saint h u i s  
et de saint Flavien, d p &  par François Baillargé, au d&ut du XTXe 
s ik le .  

collection Ministère des Affairm Culturelles. 
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Ce carice en argent massif fut acquis en 

1777. Tl a tu5 fait par Franpois Ranvûyz6. 

~~JIec t ion  
Ministére dcs Affa ira  CultureUes. 

Cet encensoir d'argent, clam? œume d'art, est de l'&le Iran+. O n  ne 
peut &tablir avec certitude l'année oh il fut acheté. Ceserait cn 17û4 ou en 
1821. 

collection Ministère des Affaires Culturelles. 
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Lie deuxième presbytère, construit en 1855 et démoli en 1959. 
collecuon Chnstiane Bouchard 
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Le preubytère actuel, construit en 1959. 
collection Guy Bouchard. 



L'école Saint-Pierre, C r i e  en 1961. accueiI1e tous les enfants de l'île de 
niveau primaire. 

collection Fernandc Bergeron. 
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La classc de prcmière annéc, à l'école Saint-Pierre, en 1961-62. 
collection Fernande Bergeron. 
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CE monument fut érigé en muvenir du Pere Jean-Baptiste de La Brmse 
qui aurait dit une messe à cet endroit, à la pointe ouest de lîle, cn 1766. 

collectjon Roland Bouchard. 

La procesaion de la F2te-Dieu, une tradition qui fut toujours conservée 
par Ics paroissiens de l'lle. 

collection Marie-Louise Bouchard. 
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VieilIes maisons typiques- de l'Isle-aux-hudrm. 
collection Ministère des Aifaires Cutturelles. 



Au début du siècle, les goélettes à voiles mouillaicni dans l'anse, juste en 
face de I'hglise. 

collection Maurice Dufour. 



Pendant longtemps, le canot fut lc seul moyen pour rejoindre la rive 
nord. L'équipe de «traverseux~ cidessus est formé de Narcisse h g a g n b ,  
Louis-Henri Harvey, Albert Harvey et Roland Boucbard. 

cdlection Roland Bouchaid. 

Lancement de cat6 d'une goélette, sur lea grèves de I'îie. 
collection Micheline Bergeron. 



ILc moulio de l'kle-aux-Coudra, classe depuis plusieurs a n n h  monu- 
ment historique. 

coUection MinistPre dcs Affaires Culturelles. 



ïi y a une cinquantaine d 'annk ,  on sc =mit dm bbcufs autant comme 
moyen dc transport que pour le labourage. 

collection Alice Laforét. 

collrcùon Micheline Bergeron 
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Ce jour-là, mmmc bien d'autres insulaire, Henri Laforêt avait fait 
bonne pêche. 

colleciion Alice Laforel. 



L'FGLISE ACTUELLE 
CONSTRUITE 

EN 1885 



t a  construction de 1'Cglise actuelle n'alla pas sans heurts et fut 
l'objet de vigoureuses contestations, de la part de certains parois- 
siens. 

~a paroisse de Saint-Louis &tant à cette époque sous la juridiction 
du diocese de Chicoutimi, de nombreuses lettres fureni échangées 
entre M .  le cure 3.-Alphonse Pelletier et M g  Dominique Racine. 
eveque de ce diocese. Nous avons pu prendre connaissance de ces let- 
tres, maintenant conserv&es dans les archives du  diocèse de Quebec et 
dans lesquelles M. le cure Pelletier décrit à Mgr Racine les difficultb 
qu'a rencontrées le projet. 

En janvier 1885, M .  le cure convoqua les francs-tenanciers de la 
paroisse à une assemblee, pour y discuter de I'erection d'une nouvelle 
6glisc et il semble qu'ii y ait eu confusion dans la compréhension du 
terme, car certains paroissiens, peut-être durs d'oreille, se 
présentèrent à cette assemblée, croyant qu'il s'agissait d'une 
assemblee «d'élection,>. 

Mis au courant de leur méprise, ils manifestèrent un  vif 
méconrentement et s'oppos8renc farouchement au projet d'une 
nouvelle eglise, alléguant avec une mauvaise foi Cvidente que les 
arguments enonces, la vktusré de l'eglise, le manque d'espace et le 
coût de rkparations éventuelles n'ttaient que mensonges de la part de 
leur curé. Les esprits s'échauffant, ils échangèrent avec ceux qui 
favorisaient l e  projet des propos fort virulents; devant la tournure des 
évenements, M. Pelletier dut ajourner l'assemblée. 

Ces mêmes paroissiens écrivirent à Mgr Racine pour exposer leurs 
doltances, portant des accusatiom de trafic d'influence contre leur 
curé et quelques-uns de leurs concitoyens. À la lecture de ces lettres, 
nous ne pouvons nous empêcher de songer que la recette contre la 
calomnie de M. le curé Onesime Lavoie, si elle avait été connue 3 
cette époque, aurait pu ètre utilisée avec profit, ne serait-ce quepour 
sauvegarder la réputation de la paroisse auprès des autorités 
religieuses. 

Toutefois, faute d'étre alimenté, ce grand feu de paille s'eteignit 
rapidement et les contestataires abandonnèrent la partie et  se 
rallièrent à la majoriie, même si par la suite certains redevinrent 
reticents et demandèrent que leur nom fut retiré de la liste des 
signataires de la requéte p r d n t é e  d I'évequc. 



Requête des paroissiens 

L'Isle-aux-Coudres, 25 mai 1885 
À sa Grandeur Monseigneur Dominique Racine, évêque de 
Chicoutimi 
Monseigneur, 

L'humble requête de la rnajorjtt des habitants francs-tenanciers 
de la paroisse de Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres, comté de 
Charlevoix, district du Saguenay, lesquels représentent très hurnble- 
ment à votre Grandeur: 

que l'église de ladite paroisse est dans un tel état de vétusté qu'il 
n'est plus possible de la reparer 

que d'ailleurs, elle est maintenant trop petite pour contenir la 
foule qui s'y rend, les jours consacrés au culte, ce qui  les gkne fort 
dans l'exercice de leurs devoirs religieux et leur fait sentir vivement le 
pressant besoin d'en avoir une nouvelle 

vu aussi que notre kglise a besoin d'être couverte en bardeaux et 
peinturée à l'extérieur. 

vu en second lieu, que  nous avons une aide de $8000.00 (huit mille 
piastres) de Monsieur le Grand Vicaire et l'aide gratis de notre c u r e  
pour conduire tous les travaux 

C'est pourquoi vos suppliants prient votre Grandeur de leur 
permettre de construire une nouvelle église en pierre en tel lieu 
qu'elle voudra bien designer et en telles dimensions qu'il lui plaira de 
dtterminer. 

Avons signe ce 25 mai 1885: 

Louis Boily 
Paul Bouchard 
Éloi Dufour 
Désire Harvey 
Honorine Pelletier 
Ubald Perron 
Magloire Desgagnes 
Abel Perron 
Seraphin Perron 
h u i s  Perron 
Pjrerre Boudreault 
Gabriel Perron 
Félicite Perron 
François Dufour 
Nazaire Boudreaul t 
fidime Boudreault 
Vincent Boudreault 

Thelesphore Tremblay François Castonguay 
Joseph Harvey François Leclerc 
Georges Dufour Dositee Desgagnh 
Alexis Dufour Alphonse Pedneault 
Germain Harvey Joseph Harvey 
Nazaire Tremblay Valerie Bouchard 
Vital Boudreault Joseph Desgagnés 
Leandre Tremblay Pierre Leclerc 
Louis Des biens Pierte Gagnon 
Odilon Desgagnés Hilaire Desmeules 
Edmond Mailloux Gedeon Lajoie 
Hyppolite Pedneault Jules Harvey 
Éloi Pedneault Joseph Desgagnés 
Épiphane Dsgagnb Cyprien Desgagnts 
Amable Dufour eloi Desgagnb 
Nazaire Tremblay Magloire Tremblay 
Anicet Dufour Fklicité Perron 



Georges Dufour Thimothée Desgagnes François Tremblay 
Maurice Bergemn Alexis Desbiens Nérée Harvey 
Louis Desgagnes Majoric Harvey Georges Lapointe 
Deiphis Bouchard Narcisse Desgagnés Alexis Tremblay 
Veuve Symphorien Lapointe 

Nous, soussignés, certifions que  les signatures ci-dessus et de 
l'autre part ont ete donnks librement en notre presence et qu'elles 
sont ~Critablement de ceux dont elles portent les noms. 

En foi de quoi, nous avons signe le present certificat au presbytt~e 
de l'Isle-aux-Coudres, ce 25 mai 1885. 

Alphonse Pedneault 
Éloi Pedneault 

Procès-verbal de l'assemblée tenue à l'Isle-aux-Caudres, 
le I l  juin 1885, par M. P. Boily, prêtre, curé des 

Éboulements, pour la construction d'une nouvelle église. 

L'an 1885, le 1 le jour du mois de juin, à dix heures du matin. en 
vertu de la commission à moi donnée par Mgr Dominique Racine, 
évêque de Chicoutimi, en date du 27 mai dernier, je, soussigne, cure 
des Éboulements, me suis transporté dans la paroisse de l'Isle-aux- 
Coudres, comté de Charlevoix. district de Saguenay. 

Dans la sacristie de l'%lise de ladite paroisse, conformément 5 un 
avis lu  publiquement et affiche, dimanche le 31 mai et dimanche le 7 
juin, à l'issue du service divin, à la porte de l'église de ladite paroisse 
de l'Isle-aux-Coudres. 

Ainsi qu'il appert par le certificat signé du sieur Ner& Harvey et le 
peuple étant assemblé dans la sacristie de ladite paroisse, en const- 
quence de l'invitation à lui faite par ledit avis, j'ai d'abord donnk lec- 
ture A haute et intelligible voix de ladite commission, puis de la re- 
quête adressk audit Seigneur Évêque par la majoritC des habitants 
francs-tenanciers de ladite paroisse, à l'effet d'obtenir la permission 
de construire une nouvelle @lise et procédant en présence de toute 
l'assemblte à l'exécution de ladite commission, j'ai constaté: 

1 -  que ladite requête, après en avoir retranché les noms des sieurs 
Hyppolite Desgagnh qui n'a aucune propriété et des sieurs 
Cenaryse Haniey, Maxime Haniey, Jean Boudreault, Étienne 
Dallère, Louis DaltPre, Euchariste Pedneault, Vital Mailloux et 
Magloire Bergeron qui ont declare qu'ils étaient maintenant op- 
posés à la constmction de la nouvelle kglise et après avoir ajouté 
à ladite requête, sur leur demande, les noms des sieurs Magloire 
Tremblay (prbent) et Rlicitt Perron (sur sa demande par &rit) 
déclarant qu'ils voulaient la construction de la nouvelle &lise, 
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erait vtritablement de cœur, au  nombre de soixante-six (66) 
dont elle porte les signatures ou les marques certifiées et que ce 
nombre forme la majorité des habitants francs-tenanciers de 
ladite paroisse. 

2- que l'église a besoin de rkparations assez considhables, pour une 
couverture en bardeaux et le peinturage extérieur et que ladite 
église est réellement trop petite. Quelques-uns de l'opposition de 
l'autre part. demandaient à agrandir; plusieurs objectaient qu'il 
serait difficile d'allonger, vii que l'%lise est en ucciulombages~. A 
la fin de l'assemblée, François Dufour est venu faire retrancher 
son nom de la requête. mais il etait près de l'eglise lors de la 
vérification de la requête et la rnajorite etait alors contestée. 

3- qu'en conséquence, la construction d'une nouvelle église dans 
ladi te paroisse nous semble necessaire. 

J'ai de suite, en vertu de ladite commission et en prbence de ladite 
assemblée, fixe l'emplacement de la nouvelle église, A la meme place 
que l'église actuelle, le maître-autet devant être à la place du maitre- 
autel actuel ou à peu prés, le portail de ladite %lise devant étre 
tourne vers l'ouest. J'ai arrête de plus que ladite eglise qui sera con- 
struite en pierre aura environ 100 pieds en longueur, 50 pieds en 
largeur et 32 pieds de hauteur; toutes lesdites dimensions prises en 
dehors et 3 mesure anglaise. 

En foi de quoi j'ai signé le p r w n t  procb-verbal, avec les sieurs 
Né rk  Harvey et Louis Boily, temoins pour ce appelés. les jour et an 
que dessus, pour ledit proces-verbal être rapporté audit Seigneur 
Evêque et par lui reglt ce qui de droit. 

P. Boily, prêtre 
Curé des Éboulements 

NérCe Harvey 
Louis Boily 

Le tracé des plans fut confie à monçieur David Ouellet qui avait 
ett  l'architecte de la precédente basilique de Sainte-Anne.de. 
Beaupré et qu i   fi^ de la nouvelle église de Saint-Louis une réplique de 
cette basilique. 

Le 13 aoùt 1885, monsieur E. Dufour, cure de Sainr-Roch-des- 
Aulnaies, dùment autorisé par monsieur Jean-Baptiste Pelletier, 
Vicaire Général de monseigneur Dominique Racine, bénissait la 
premiere pierre et. aussitdt, la construction alla bon train. La nature 
gkntreuse de I'îie se chargea de fournir les materiaux et. aussi bon 
charpentier que contremaitre, monsieur le cure J.-Alphonse Pelletier 
conduisit les travaux avec énergie et habileté. 



Sous sa direction, tous les paroissiens, jeunes et moins jeunes, ap- 
portèrent la contribution de leurs bras. qui  pour la prospection et le 
charroyage des pie- dont sont revêtus les murs extérieurs de 
l'église, qui pour l'abattage et l'tquarissage d u  bois employé pour la 
charpente et les murs intérieurs. qui sur le chantier mCme de la con- 
struction. Tous ces travaux furent exkutés bénévolement et le don 
substantiel de monsieur le Grand Vicaire servit à payer des tailleurs 
de pierre specialisés qu'on avait dd engager. ainsi qu'à defrayer le 
codt d'achat de la tôle à baguette qu i  coiffe la toiture de l'église. 
Moins d'un an apres la mise en chantier, soit le 3 août 1886. 
monseigneur Dominique Racine, evèque de Chicoutimi. bénissait 
solennellement la nouvelle bglise de Saint-Louis de l'Isle-aux- 
Coudres. 

Bien que se voulant une réplique de la basilique de Sainte-Anne de 
Beaupre, l'église de Saint-Louis est beaucoup plus modeste. La 
façade ecran dissimule la pente du toit et, au centre, sur un socle qui 
surmonte un accent circonflexe, se dresse une statue de Sainc-Louis 
exécutée par Louis Jobin; c'est une sculpture en bois. recouverte de 
metal en feuille qui procege la sculpture des intemperies. Juste sous 
l'accent circonflexe, un oculus qui e t  repété dans chaque tour- 
clocher; une rose s'épanouit également au centre de la façade nto- 
classique. 

Trois portes donnent accès à la nef et celle du centre est la plus im- 
portante. Juste au-dessus de celle-ci, une plaque de pierre tbmoigne 
de l'ann& d'erection du sanctuaire, soit 1885. Deux frontons sur- 
montent chacune des fenêtres qui éclairent l'intérieur des tours qui 
servent d'abris aux escaliers menant à la tribune; ces deux tours sont 
placks en ressaut. sur la façade. On remarque l'emploi en façade, de 
deux types de pierre, les chafnages et les moulures; les eléments 
décoratifs sont de pierres plus pâles provenant de Saint-Marc-des- 
Carrières. 

Cependant, chose curieuse, un cbté de l'église, invisible de la route 
et de la place dwant l'église, aimi que la chapelle erigée de ce cdté, 
sont fairs de moellons et c'est probablement une raison d'économie 
qui a pousse les constructeurs à agir ainsi. C'est peut-etre le même 
souci d'çconomie qui fait que le côte non apparent, dans le haut des 
tours, ainsi que le chevet en hemicycle, ont é t t  faits de bois recouvert 
de fer-blanc pose 2 la canadienne. La toiture de l'abside est 
recouverte de r6le à baguette, le long-pan est percé de quatre 
fenetres dont le linteau de pierre mouluré forme un larmier, les 
meneaux sont peints de blanc et retiennent un verre translucide. Les 
deux tours, terminées pa r  des flécher., donnent beaucoup d'éleance 
à l'église. 



Sa sobriete extérieure cache un  interieur riche et un dCcor qui a 
emprunte beaucoup au vocabulaire classique; ce d k o r  a étC exécuté 
en 1887. Le chœur se termine en hernicycle et le vodtement en est 
bombe. Ce meme voiltement se prolonge dans la nef, tandis que celui 
des bas-cdtb est plat; à l'intersection de la nef et des collatéraux, une 
colonnade dont les chapiteaux sont corinthiens. 

Le retable du  sanctuaire, celui de la chapelle. ainsi que le maitre- 
autel, sont l'œuvre de Louis Jobin, un des derniers tenants d'une 
gtnkration dont les premiers artisans tenaient leur art .  à la source 
mCme de la Renaissance; il tenait son art de son maltre Berlinguet 
qui lui, le tenait de Thomas Baillarge. 

La chaire, dont la cuve est décor& de cinq niches contenant des 
statues, est faite de bois dort et verai. la table de communion est de 
bois verni et les deux confessionnaux sont de bois peint gris et argent. 

Le maitre-autel est construit un peu comme un temple antique o a  
les colonnettes supportent des entablements qui eux-mêmes suppor- 
tent un arc surmonté de quelques étages couronnés d'uiie coupole; 
un magnifique petit baldaquin supporte par des colonnettes can- 
nelees et un entablement doré abritent le tabernacle. Le retable est 
flanque de deux colonnes cannellres aux chapiteaux corinthiens, sup- 
portant un arc agrémenté de denticules de corbeaux, de motifs 
floraux; une colombe, symbole du Saint-Esprit, sur un fond en nu& 
flamboyante, complète la décoration. Entre les deux colonnes, un 
tableau représentant saint Louis et dont l'auteur n'est pas connu avec 
certitude. Au premier plan, au centre. saint Louis agenouillé, vu de 
profil, v&tu du manteau royal, à droite. la couronne d'&pin= et le 
sceptre posés sur le sol. un autel sur lequel repose un reliquaire conte- 
nant la sainte Couronne. Au deuxieme plan. deux anges tenant une 
couronne, a I'amiere-plan, A gauche, deux flsches et une tour. Ce 
tableau fut rafraPchi en 1977, en même temps que les tableaux de la 
voiite. 

ETI effet, la voûte de I'eglise, tant dans le chœur que dans la nef et 
les jubb, s'orne d'une quinzaine de tableaux peints à même les murs, 
par l'artiste Paul-Gaston Masselotte. En 1977. monsieur Jean Bany, 
alors cure de la paroisse de Saint-Louis, obtint de monsieur l 'abbt 
Henri Gilbert. art iste-peintre associe à la galerie Charles-Huot de 
Quebec et expert en la matiére, qu'il effectue la restauration de ces 
tableaux endommagés par les ans. Cette restauration présentait de 
grands problémes techniques e t  demandait beaucoup de concentra- 
tion, puisque monsieur Gilbert devait travailler sur des 
échafaudages, à quelque dix mètres du sol. 11 effectua le nettoyage 
des tableaux et posa ensuite un vernis d'une composition spkiale qui 
laisse transparaître l'œuvre ainsi fixée, ne retouchant ensuite que les 



craquelures ou parties brisees. Ce travail, l'un des plus importants du 
genre exécutés au Québec, pourrait contribuer à présetver pendant 
un autre siècle ces œuvres m a ~ i f i q u t s  du peintre Masselotte. Le 
haut de la voute avait été peint à fresque, mais une rbparation effec- 
tuée au milieu des anntes 50 a fait disparastre les fresques, ainsi que 
les etoiles d'or qui ornaient la voùte, au grand regret des paroissiens. 

Tableaux du chœur 

La Cène 

Au premier plan. une table sur laquelle sont posk des couverts et 
de la nourriture et autour de laquelle sont assis le Christ et les douze 
apôtres. 

Abraham et le sacrifice d'Isaac 

À l'avant-plan, des feuillages. Au premier plan, au centre, 
Abraham debout. vu de face, tenant un couteau dans la main droite 
et un bâton enflammé dans la main gauche, à droite, un feu de 
biiches et un belier. Au dewritme plan, à gauche. un ange pointant 
de la main droite et Isaac, sur un bilcher, vu de profil, le genou 
gauche posé à terre. à demi vêtu, la  tête inclinée vers l'avant. 

Saint Hilaire de Poitiers chassant les serpents de l'île de Gallinaria 

A u  premier plan, à droite, un homme debout, vu de face, la main 
dmite appuyée sur un baton autour duquel s'enroule un serpent. Au 
deuxieme plan, plusieurs personnes étendues sur le sol, assaillies par 
des serpents, a u  centre, un serpent enroule autour d'une croix, a 
l'amtre-plan, des palmiers et des montagnes. 

Saint François-Xavier tvangélisant 

Au premier plan, au centre, saint François debout, VU de face, 
vêtu d'une soutane, d'un surplis et d'une etole, tenant un crucifix 
dans la main gauche et entour6 d'hommes am traits asiatiques. A 
l'arrière-plan, un boisé. 

L'Assomption 

Au premier plan, au centre, la Vierge debout, vue de face, les bras 
etendus, la tête lev&, portée par des anges et entourCe de nuages. 

Tableaux de la nef 

Le mariage de la Vierge 

A l'avant-plan, à droite, un homme assis, jouant de la flûte. Au 
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premier plan, au centre, sainte Anne. la Vierge, un prétre, saint 
Joseph, tous debout et vus de uois-quarts. entourés de plusieurs per- 
sonnages. À l'arrière-plan, des colonnes ec un temple. 

L'apparition de la Vierge à sainte Bernadette de Lourdes 

À l'avant-plan, à gauche. une femme agenouill&, vue de dos. te- 
nant un chapelet entre les mains. Au premier plan. au  centre, la 
Vierge debout, vue de face. les mains jointes, à ses pieds des roses et, 
derrière elle, u n  rocher. À l'arrière-plan, de l'eau, des arbres et des 
montagnes, sur un ciel bleu et blanc. 

La mort de saint b u i s  

Au premier plan, au  centre, saint Louis etendu sur un lit, entouré 
de ses crois&. 

Saint Louis distribue des aumônes 

Au premier plan, au  centre, saint Louis debout, vu de face, distri- 
buant des aumônes. Au deuxième plan, une table rectangulaire 
recouverte d'une nappe blanche autour de laquelle sont réunis de 
nombreux personnages. À I'arrigre-plan, des colonnes. 

Saint Louis rendant la justice sous les chênes de Vincennes 

A l'avant-plan, à gauche, un boisé. Au premier pjan, au centre, 
saint Louis debout. vu de face, poTtant le manteau royal et la 
couronne, entouré de plusieurs personnages. À l'arrière-plan, un 
boise et une ville. 

Saint Louis recevant la discipline de son confesseur 

Au premier plan, 5 gauche. le manteau royal, la couronne et le 
sceptre. au  centre, saint Louis agenouille, vu de dos et un moine 
assis, vu de face. A l'arriere-plan, à gauche, un reliquaire, au centre, 
un crucifix, à droite, deux flPches et une  tour. 

Tableaux des jubés 

Saint Simon Stock recevant le scapulaire des mains de la Vierge 

Au premier plan, à gauche, un fouet et un crine, la Vierge 
couronnée, vue de trois-quarts, assise sur un nuage et entour& 
d'angelots. tenant un scapulaire. A droite, saint Simon agenoujllt. 
vu de profil, tendant la main droite vers la Vierge. un prie-Dieu avec 
un livre ouvert. Au deuxiérne plan, à droite, un grabat et une fenetre 
ouverte. 



Le bapdme du Christ 

Au premier plan, au centre, le Christ debout dans l'eau, ni de 
face, à demi vttu,  les mains croisees sur la poi tnne. A droite, saint 
Jean-Baptiste debout, vu de trois-quarts, versant de la main droite 
l'eau sur la tete du Christ et cenant une croix dans la main gauche. A 
l'amère-plan, un boise, de l'eau, des montagnes. 

L'église de Baie Saint-Paul 

A u  premier plan, au centre, I'elise de Baie Saint-Paul enteurée 
d'arbres. À l'an-ièrc-plan, des montagnes et un ciel bleu et blanc. 

L'égliae de Sainte-Annede-Beaupré 

Au premier plan, des gens et des prktres reunis. Au deuxième 
plan, au centre. l'église et le presbytere. À l'arriére-plan, une mon- 
tagne et le ciel bleu et blanc. 

Tableau dans la chapelle de Sainte-Anne 

Sainte Anne et la Vierge 

Au premier plan, au centre, sainte Anne debout, vue de face, te- 
nant la Vierge enfant couronn&e, sur le bras droit. Au deuxieme 
plan, ii gauche, un ange tenant une rose dans les mains, à droite, un 
ange tenant un lys entre les mains. 

Inscription: aÔ bonne sainte Anne, secours des affligés, sante des 
infirmes, priez pour nous.. 

Statues 

Christ en croix 

Nef - Bas-côté droit 
En bois et plâtre, hauteur de 2 mètrm environ. Moulage. 
Polychrome. 
Clirist en croix, tête nue, pieds cloués l'un à côté de l'autre. mains a 
demi ouvertes. 

Christ mort 

Autel latéral droit, tombeau 
Oeuvre de T. Carli 
Sur la base, I'inscriprion: aDon de Mr Gedéon Lajoie, le ler mai 
1 8 9 9 ~ .  
Plhtre-moulage. Ronde-bosse. Polychrome. 
Composition horizontale, corps du Christ couché sur un drap. 
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Nef - Bas-côté droit 
Sur la base. à l'arrière: SM. Rigali, 132 rue St-Jean, Quebec*. 
Pllire-moulage d'une hauteur de 1 métre 39 
Ronde-bosse. Polychrome. Cœur rayonnant sur le thorax. Base 
ornee de trois tétes d'anges. 

Sainte Anne et la Vierge 

Chapelle de Sainte-Anne - Autel 
Oeuvre de T. Carli. Hauteur de 1 metre 74 
Sur la base, en face, l'inscription: dainte-Anne de Beauprb. 
Ronde-bosse. Polychrome. Sainte Anne couronnée, tenant la Vierge 
enfant couronnte, sur le bras droit. 

Saint Antoine de Padoue 

Nef - Bas-c6té droit 
Oeuvre de M.  Rigali, Québec 
Hauteur 1 rnetre 34. 
Ronde-bosse. Polychrome. Saint Antoine de Padoue tenant un livre 
ouvert dans la main droite et sur lequel est pose l'Enfant-Jbus. 

Saint Cur& d'Ara 

Chapelle de Sainte-Anne, à gauche de l'autel 
Ronde-bosse. Polychrome. Saint vCtu d'une soutane, d'un surplis, 
d'une etole. les mains jointes sur la poitrine. 

Saint François d'Assise 

Nef - Bas-cbté gauche 
Inscription à la base: UT, Carli-Petrucci Ltee, 408 rue Notre-Dame, 
MontrCaln 
Ronde bosse. Polychrome. Saint François, les mains jointes sur la 
poitrine, tenant une croix. Sur  la base, u n  livre fermé et un crane. 

Saint Franpis-Xavier 
Sacristie 
A la base. au revers: wM. Rigali, Qutbecr. Plâtre-moulage. 
Ronde-bopse. Polychrome. Saint François tenant une croix dans la 
main gauche, le bras dmit le&, pointant du doigt. 

Saint *rd 

Chapelle de Sainte-Anne. à droite de l'autel 
Pl Atre-moulage. Ronde-bosse. Polychrome. Saint Gerard offrant un 
pain à un enfant. 
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Saint Joseph 

Plâtre-moulage. Ronde-bosse. Polychrome. Saint Joseph tenant un 
lys dans la main droite. 

Saint Joseph et  1'Enf ant- Jbus 

Nef - Autel lateral droit 
PlAtre-moulage. Ronde-bosse. Polychrome. Saint Joseph tenant un 
lys dans la main droite, I'Enfantgbus et le globe sur le bras gauche. 

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus 

Nef - Bas-côté gauche 
Plâtre-moulage. Ronde-bosse. Polychrome. Sainte Th&& tenant 
une croix entour& de roses, entre les mains. 

Vierge de Lourdes 

Nef - Autel lateral gauche 
De ~Barsetti A .  et Mannuci Inc., 581 2e rue, Quebecn. 
Pliitre-moulage. Ronde-bosse. Polychrome. La Vierge porte une 
ceinture bleue. un chapelet sur le bras droit. Une rose orne chacun 
de ses pieds. Sur la base, un rocher et des racines d'arbre. 

Vierge de pitié 

Autel latéral gauche. Tombeau 
De *Desmarais et RobitaiUe Ltée. Montreal*. 
Platre-moulage. Ronde-bosse. Polychrome.  Composition 
triangulaire. Vierge assise et corps du Christ couche horizontale- 
ment. 

Chaire, Statues des niches signées T. CarLi 

PremiGre niche, A droite 
Saint Jean - Plâtre-moulage. Ronde-bosse. Polychrome. Saint Jean 
tenant une plume dans la main droite, un parchemin et un aigle sur 
le bras gauche. 

Deuxieme niche, à droite 
Saint Marc - PIBtre-moulage. Ronde-bosse. Polychrome. Saint Marc 
tenant une plume dans la main droite. un lion et un parchemin dans 
la main gauche. 

Niche d u  centre 
Saint Matthieu - Plâtre-moulage. Ronde-bosse. Polychrome. Saint 
Matthieu tenant un parchemin dans la main droite, une tete d'ange 
sur le bras gauche. 



Deuxième niche, à gauche 
Prophète Ezechiel - Plâtre-moulage. Ronde-bosse. Polychrome. Per- 
sonnage tenant une table de la loi sur le bras gauche. 

Première niche. à gauche 
Saint Luc - Plâtre-moulage. Ronde-bosse. Polychrome. Saint Luc te- 
nant une tete de taureau sur son bras gauche. 

Grotte à la droite du presbyttre 

Apparition de la Vierge à sainte Bernadette de Lourdes. Construite 
en ciment. Au  pied de la Vierge, dans un cadre, on lit ceci: 

Notre-Dame, Étoile de la mer 
Protege nos navigateurs 
Donne la fecondité A nos champs 
Et du travail à nos ouvriers 

Les paroissiens de l'Isle-aux-Coudres 
Juillet 1967 

Objets du culte 

Aiguiere baptismale en argent, en forme de cremiere, en argent, 
œuvre de Laurent Arniot, orfèvre, date de 1828. Sous le pied est 
gravee l'initiale A deux fois, dans un ovale. 

Deux ampoules aux Saintes Huiles, en argent. Sur le couvercle et 
sur les flancs, on voit les initiales V F et, également, sur le couvercle 
et le flacon, les initiales S C et O S. Ampoules jointes par deux tiges 
en argent et dtcorées d'un rang de perles SUT le couvercle. 

Bot~ier en métal et trois ampoules aux Saintes Huiles, en argent. 
Le boltier est décore d'un rang de fleurs sur le couvercle. Sur le 
flacon et le couvercle de chaque ampoule, sont gravées les lettres S O 
S C  CI. 

Boitier et trois ampoules aux Saintes Huiles portant kgalement les 
lettres S O S C C 1, sur le flacon et le couvercle ternis par une perte 
d'argent. 

Deux burettes en metat décolorees et bosselées sur la panse 

Croix de procession datant d'avant 1834. En bois. sur le sommet 
l'inscription INRI. Monochrome, argent. Croix dtcorée d'un rang de 
perles. Deux volutes relitm par une coquille formant I'extrémite des 
bras. 

Chandeliw pascal datant possiblement de 1779. Hauteur 1 mètre 
45, en bois, polychrome blanc et argent. Décoré de godrons et de 
perles, de feuilles de laurier, de Feuilles d'acanthe, de roses, d'une 
tête d'ange et d'un agneau mystique. 
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Deux chandeliers en bois, peints en blanc. Décorés de feuilles 
d'acanthe et de fleurs. 

Deux autres chandeliers en bois, plus petits, peints en blanc. 

Deux anges porte-flambeau, en plâtre-moulage. Ronde-bosse. 
Polyctirome. Ange tenant un flambeau entre les mains. 

Calice en argent datant de 1779, œuvre de François Ranvoyze. 
Decore de godrons sur le nœud, le  faux-nœud et le pied. 

Ciboire en argent datant de 1824, œuvre de Laurent Arniot. Sous 
le pied, la lettre A dans un ovale, deux fois. D&ore de godrons sur la 
coupe et sur  le pied. 

Croix de procession en métal argente et dore. Les lettres TNRT sont 
inscrites sur le sommet. Sur le nœud, deux anges et deux cœurs. 

Encensoir en argent (1784 ou 1821), auteur inconnu. La chemink 
et la cassolette sont décor& de motifs floraux, le pied de godrons. 

Ostensoir en métal argenté et doré (auteur inconnu). Decore de 
quatre tetes d'ange sur l a  lunule et de deux têtes d'ange sur le pied. 

Autre ostensoir en metal argente et doré dont la lunule est en- 
tourée de pierres semi-précieuses. 

Un plateau de forme ovale, en argent, œuvre de Laurent Amiot. 
Sur le rebord, à l'arrière, la l e tm  A dans un rectangle. 

Une piscine en argent. couvercle gravé à l'anglaise, œuvre de 
François Sasseville. 

Un crucifur en bois sculpté et argenté, œuvre de Charles Vézina. 

Statue de saint h u i s  au fronton de 1'égIise 

Oeuvre de Louis Jobin, elle est de bois recouvert d'une feuille de 
cuivre. haute de deux metres environ, ronde-bosse. monochrome. 
Elle représenLe saint Louis couronne, tenant u n  sceptre dans la main 
droite et l a  couronne d'epines dans la main gauche. D'abord 
recouverte de plomb, elle fut par la suite revêtue de cuivre. Ins- 
taIl& a u  fronton de l'%lise en 1886, elle fut réparée une premiére 
fois, en 1916, par Louis jobin lui-meme. En 1972. le revetement de 
cuivre. ayant subi les effets des intemperies depuis toutes ces années, 
exigeait d'importantes reparations et Fernand Dufour, un artisan 
r~marquable  malheureusement disparu, consacra de nombreuses 
heures à la rCfection et a u  rajeunissement de cette statue du saint 
patron de la paroisse. 



Chapelles de procession Saint-Pietre et Saint-Isidore 

Les deux chapelles de procession furent tlevées en 1836 et 1837, 
l'une à l'est et l'autre a l'ouest de I'eglise et servaient à tour de rôle, 
pour la procession de la Fête-Dieu. c e s  constructions en pierre, a u  
chevet arrondi, abritent chacune un autel. Le tabernacle de la 
chapelle du  nord-est, dédi& à saint Isidore, provient, croit-on. de 
I'eglise du XVIIIe siècle et aurait éte sculpte à l'atelier des Levasseur, 
en 1779. 

Parmi les rkparations importantes effectuées 21 l'%lise, au cours 
des années, il faut no ter celles du clocher sud qui s'&tait déplacé lors 
d'une tempête de vent et de neige, le 2 février 1976, et qui dut être, 
en partie, refait a neuf. 

L'orgue 

Quelques années avant sa mort, monsieur le Grand Vicaire Alexis 
Mailloux avait fait don A la fabrique d'un instrument de musique. 
Cet instrument fut plm tard installé dans l'église actuelle, mais ii 
n'offrait pas un rendement adCquat, dans un tdifice aux dimensions 
beaucoup plus vastes que celles pour lesquelies il avait ttt c w ç u .  

En 1908, une souscription des paroissiens permit à monsieur le 
cure Boily de faire l'acquisition d'un instrument également de mar- 
que Casavant, mais plus puissant et mieux adapté au  contexte de 
l'eglise actuelle. En 1972, des réparations mineures ont ét6 effec- 
tuées. dans le but de le rafratchjr et de le conserver en parfait t tat .  

Le peut orgue fut remisé dans la sacristie oii on l'avait pratique- 
ment oublie. Quelques anntes plus tard, la fabrique le vendit P mon- 
sieur Thomas Tremblay, pour la somme de $5.00. Mais, le temps 
avait fait son œuvre et il ne reste rien de cet instrument, sinon quel- 
ques pieces du clavier. au fond du garage de monsieur Tremblay. 

Joseph Desgagnés, frPre de louis,  fut l'organiste de la paroisse, de 
191 1 & 1924; jusqu'en 19 11, ce sont les membres de la famille de 
monsieur Éloi Pednault qui assumaient cette fonction. En 1924, Ber- 
nadette Desgagnés, sœur de Joseph et de Louis, prit la relhe et oc- 
cupa ce poste jusqu'en 1974, soit pendant cinquante ans. Avant 
I'avénement de I'~lectricitt5, l'orgue fonctionnait au moyen d'une 
soufflerie manueHe. Chaque dimanche, Bernadette désignait un 
wolontairen pour actionner la pompe à air de la soufflerie; l'heureux 
elu devait commencer son travail au signal donné et pomper cons- 
ciencieuaement jusqu'à ce qu'il reçoive l'ordre d'arrêter. L'installa- 
tion d'un système élecu-ique fut accueillie avec satisfacllon, tant par 
Bernadette qui voyait ainsi sa tâche simplifiée, que par ses aides 



benevoles. Actuellement, deux jeunes femmes de Saint-Louis, 
Guylaine Desgagnb et Nancy Perron touchent l'orgue. 

Lx presbytère 

Le 12 janvier 1854, l'archevêque de Quebec ordonnait à la 
paroisse de Saint-Louis de l'Me-aux-Coudres de construire un 
presbytère, pour remplacer la petite maison qui servait de logis au 
cure. Ce presbytere de style canadien, construit en 1855. etait de 
bois, élevt sur un solage en pierre haut de deux pieds; i l  comportait 
plusieurs lucarnes et deux chemin&. En 1904, on lui ajoutait un 
étage et on le lambrissait en briques. En 1927, on avait refait la 
galerie de la façade et ajouté une veranda en bois de pin. 

Au dt5bu~ de l'automne 1958, monsieur le curé Fernand DeVaren- 
nes soumit aux paroissiens de Saint-Louis un projet de construction 
d'un nouveau presbytére. pour remplacer le presbytére existant qu'il 
dklarait inadéquat. Toutefois, il ne put obtenir l'assentiment de 
tous. certains optant pour des reparations du presbytere, plutfit que 
pour une nouvelle construction. 

En dkembre 1958. monsieur Yvon St-Pierre vint prendre charge 
de la cure de Saint-Louis et. endossant I'idte de son predécesseur, 
souleva la question de la construction d'un nouveau presbytère. Au 
cours d'une assemblée des marguilliers où il y eut des opinions très 
contes th ,  on décidait d'une nouvelle construction. 

Le 27 mars 1959, il fut rbolu que le contrat de démolition du 
vieux presbytére serait accordé à monsieur Clbphas Dufour qui 
prérentait une soumission de $475.00. Le l m  avril 1959, la soumis- 
sion de $35,000.00 présentée par monsieur Henri-Paul Dufour, pour 
la construction d'un nouveau presbytère, etait acceptk. Les plans et 
dwis ont eté faits par monsieur Sylvio Brassard, architecte de 
Québec et le travail de construction ne dura que trois mois. 

te 8 novembre 1959, monsieur I'abbe Alfred Bergeron, cure de 
Baie Saint-Paul et vicaire forain, procéda à la benédiction et à l'inau- 
guration du nouveau presbytère, en prbence de nombreux membres 
du clergé, des marguilliers de la paroisse, d'un grand nombre de 
paroissiens et de plusieurs visiteurs. A cette occasion, on effectua la 
pose d'une pierre muvenir contenant un document signe par toutes 
les personnes prhntes à la chernonie. 

L'école St-Pierre 

À la fin des années cinquante, les responsables de I'tducation, 
dans la paroisse de Saint-Louis, constatèrent qu'en raison d'un ac- 
croissement substantiel de la clientèle scolaire, les petites ecoles 
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disséminées dans la paroisse étaient devenues nettement insuffisances 
et ne rependaient plus aux besoins de la gent étudiante. En janvier 
1960, +au]& par monsieur le curé Yvon St-Pierre, ils s'adressérent 
au  departement de l'Instruction publique, afin d'obtenir la permis- 
sion de centraliser l'enseignement dans une seule ko le  qui serait 
situte dans le village. 

Le 29 mai 1960, iis obtenaient l'autorisation de présenter une 
demande de soumissions pour la construction d'une ecole de six 
classes, plus une rêsidence pour les religieuses, sur le terrain vacant 
de  la fabrique, d l'ouest du presbythe. Le 24 aodt 1960. ayant reçu 
l'accord du surintendant et lance un projet d'empmnt de 
$124,000.00. au moyen d'une &mission d'obligations, les com- 
missaires opttrent pour la soumission présentée par monsieur 
Zemilda Tremblay de Clermont. L'Ccole a ete appelée école S t -  
Pierre, en l'honneur de monsieur le Curé qui en avait ete un des 
ardents promoteurs. 

Le cimetitre 

Le cimetière actuel, au milieu duquel se dresse une grande croix 
noire en pin de Colombie, œuvre de monsieur Oscar Dufour, a et& 
amenage en 1926 et beni te 24 octobre de la méme annk.  11 y a une 
trentaine d'am&, lors de l'aménagement des abords de l'église, tous 
les corps inhwnés dans l'ancien cimetihe ont été ramenés dans le 
cimetihe actuel, au cours d'une corvée à laquelle tous les paroissiens 
ont participt. 

Monsieur Ubald Perron, qui avait pris la charge de sacl-istain, le 6 
janvier 1903. fut remplace par Jean-Baptiste Desgagnés vers 1914. 
Celui-ci fut à son tour remplacé par Joseph Tremblay, en octobre 
1917. L'arme suivante, ce dernier eut comme successeur Joseph 
Desgagnés qui dut démirsiormer pour cause de maladie, en 1922. 
Monsieur Louis Desgagnés prit la relève de son frPre et sa carriere a 
dure 50 ans. Depuis 1972, monsieur Jean-Paul Harvey occupe le 
poste de sacristain de l'église de Saint-Louis. 

Infirmières qui ont assure les services méditaux 
de novembre 1936 & mai 1950 

Les infirmiaes suivantes ont exerce leur profession à l'Isle-aux- 
Coudres: 

Simone Gagne, de novembre 1996 juillet 1943 (6 ans et 8 mois) 
Adrieme Guay, de juillet 1943 à octobre 1945 (2 ans et 3 mois) 



Anita Latulippe, de novembre 1945 à mars 1946 (4 mois) 
Fernande Lapointe, de man 1946 à mai 1947 (1 an et 3 mois) 
Jeanne Clavet, de mai 1948 à mai 1950 (2 ans) 

Ces personnes avaient chambre et pension, bureau et pharmacie. 
chez monsieur Louis Desgagnés. Depuis 1950. I'ile bénéficie des ser- 
vices du docteur Ghard Marte qui prendra sa retraite. au cours de 
I'annét 1985. 



LES CLOCHES 



LES CLOCHES 

La chapelle construite en 1748 fut dotée d'une cloche, don de la 
communaute des rCvCrends pères Jésuites dont plusieurs membres 
avaient desservi l'Isle-aux-Coudres, dans les ann&s précédentes. 
Pendant soixante-quatre ans, soit jusqu'en 1812, cette cloche fut 
seule à rtsonner sur l'de. Puis, au fil des annkes, la fabrique fit l'ac- 
quisition de plusieurs autres cloches dont, pour différentes raisons, 
elle se départit successivement, soit en les revendant, soit en les of- 
frant à d'autres paroisses. 

À l'automne de 1863, le Grand Vicaire Alexis Maillow, alors en 
séjour de repos dans l'île, conseilla aux paroissiens reunis en 
assemblée. l'achat de trois cloches de la cûébre fonderie Mears, 
d'Angleterre. Ce conseil fut bien accueilli et la commande fut 
aussitbt passee, par l'entremise de monsieur M. Hardy, marchand de 
Qubbec; au printemps de 1864, monsieur 1-lardy recevait livraison 
des cloches et en avisait les paroissiens de l'Isle-aux-Coudres. 

Laissons le Grand Vicaire Mailloux nous relater les ptripeties qui 
ont marqué l'acheminement de ces cloches, vers leur destination: 

uUne goélette appartenant à Symphorien Lapointe reçut l a  mis- 
sion de les descendre a l'Isle-aux-Coudrcs, mais voilà que pendant la 
descente. un accident des plus deplorables faillit jeter au fond du 
fleuve, les trois b e l l ~  petites cloches que l'on attendait avec tant 
d'impatience. Anivée à l'endroit des caps appelé les Islets du Sault- 
au-Cochon, un fort coup de vent iit soudain chavirer l'embarcation. 

Les trois hommes de l'équipage eurent la bonne fortune de pouvoir 
monter sur Ie flanc de la goélette od ils auraient passé un mauvais 
quart  d'heure si, par une autre bonne fortune, une goelette du nord 
n'eut passé près d ' e u  et ne les eut recueillis à bord. Le capitaine de 
cette goelette eut encore l'obligeance de les amener à l'Isle-aux- 
Coudra oh ils jetèrent l'alarme au milieu de la population, en lui an- 
nonçant que les cloches attendues etaient en grand danger d'aller 
voir le fond de l'eau, si déjà elles n'y étaient pas. 

À cette dksolante nouvelle, on s'empressa de prendre deux 
chaloupes et de se rendre sur les lieux du  sinistre. Par une manœuvre 
habile, ces deux chaloupes se placèrent sous les mâts de la goélette 
qui  n'était que mollement couchée sur lés eaux. on réussit à la 
redresser, puis on la vida. Enfin. on eut le bonheur d'en retirer les 
cloches et leurs accompagnements. Les deux chaloupes revinrent 
triomphantes à l'tie, avec leur précieux fardeau. 

Ces cloches furent bénites lors d'une grande et solennelle fête et 
depuis, les sons argenUns et l'harmonie que produisent c e  trois belles 
cloches font la joie et la gloire des habitants. Quoique placks à I'ex- 



trtmitt ouest de l'lle, elles sont assez fortes pour qu'on les entende 
sonner de toutes les maisons de la paroisse, quand le temps est pro- 
pice. L'église ttant bâtie sur le  bord du fleuve dont les eaux s'ap- 
prochent jusqu'à un demi-arpent, dans les grandes mares,  le son de 
ces cloches se fait entendre 2 une rrh  grande distance sur le fleuve 
quand. ii rnaree haute, le vent ne se mele pas d'en troubler le calme. 
Rien n'est plus doux, plus suave, plus ravissant pour l'oreille que 
cette harmonie glissant sur les eaux paisibles d'un beau neuve comme 
le Saint- Laurent*. 

(Histoire de l'lle-aux-Coudres - Par M. l'abbé 
Alexis Maii iow, en 1879) 

Monsieur le cure Jean-Baptiste Pelletier fait le compte rendu de la 
bentdiction de ces cloches: 

Le Zl juin 1864, nous, prktre soussigne, avons béni dans la paroisse 
de Saint -Louis de l'lsle-aux-Coudres, trois cloches sous la vocabule: 

la premiére. de Cecile-Honorine 
parrain: messire Godefroy Trernblay 
marraine: Honorine Pelletier 

la seconde, de Marie-Louise 
parrain: Cléophas Martel 
marraine: Victoire B h b e  

la troisSrne, de Marie-Anne 
parrain: Étienne Desgagnés 
marraine: Olympe Pacaud 

La premitre ptse 437 lbs, la deuxitme 347 lbs et la troisiéme 282 
lbs. Elles ont ete payées comme suit: argent de la fabrique, revenu 
des cloches prtkédentes, souscription de la paroisse et don du curé. 

Jean-Baptiste Pelletier, prêtre 
21 juin 1864 
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Les a h &  racontent... 

Nous avons eu le privilège de rencontrer quelques-unes des personnes 
les plus âgés de l'tle qui se sont prêtees de bonne grace ii nos ques- 
tions indiscrètes. 

Elles ont accepte de nous livrer leurs souvenirs d'enfance et de 
jeunesse et nous ont ainsi donné un aperçu des us et coutumes du 
début du siècle. 

S i  leurs récits temoignent d'une vie rude et parfois dépourvue de 
confort matériel, nos interlocutrice et interlocuteurs nous parlent de 
cette époque, sans amertume, mais avec beaucoup de nostalgie et. à 
l'occasion, avec un  brin d'humour. 

h u i s  Desgagnb, 80 ans, sacristain pendant 50 ans 

- Mon pere a été sacristain, puis c'est mon frère, &galement 
organiste, qui l'a remplacé. Lorsque mon frere tomba malade et 
dut être hospitalisé au sanatorium du Lac-Edouard. jiCtais encore 
tres jeune, mais j 'ai pris la relève et ça a dur6 50 ans. 

- Mon père m'a raconté comment il avair pris pa r t  à la construction 
de l'église actuelle. Lui et plusieurs autres paroissiens par- 
couraient I'lle, à la recherche de belles pierres. Lorsqu'ils en 
trouvaient une atailen, de belles pierres pas rouiltées, i ls  les fen- 
daient avec leurs casse-pierres. les chargeaient dans des voitures à 
chevaux et les uansportaient sur le chantier de construction. Ils 
s'étaient trace une côte, partant du haut des champs et descen- 
dant directement au chantier de construction. Tout le monde 
travaillait b&n&olement 3 la construction. 

- Quant à la sacristie, personne lie sait  si elle etait là avant ou si elle 
a &té construire après l'eglise. D'aucuns pensent que la sacristie ac- 
tuelle et ait l'eglise prkedente. Ils pensent qu'elle n'&ait pas 
onentee de la  meme manière et que l'eg1ise actuelle aurait été 
construite tout à cBt&. On ne pourra jamais le savoir avec cer- 
titude. car tes registres n'en parlent pas. Moi, je pense que la 
sacristie était déjà là, au bout de l'ancienne eglise. J'ai pu con- 
stater qu'elle est tr2s vieille, car c'est moi q u i  ai refait le toit à 
neuf. De la manière dont est fait l'accouplement des pierres, je 
suis pas mal certain que la sacristie était dejà Ià et que l'église ac- 
tuelle a iIte construite à la même place que l'ancienne. A un mo- 
ment donné, le toit s'est mis à couler et comme c'&ait l'automne. 
il faltait se depCcher de le rendre ttanche avant l'hiver. J'ai pris 
uois hommes avec moi et on a d'abord recouvert le toit d'un en- 
duit de plastique, avant de poser une couche de tdle +aisse. Ce 



fut un gros travail, car on devait suivre la ligne de jointure avec les 
pierres de l'église et la tble galvanisk ttait très dure B percer. 

- Pendant la construction de l'%lise, je ne sais pas où avaient lieu 
les messes et les ckremonies. probablement dans la salle publique 
ou dans la sacristie qui était dejà I5. La première pierre, celle qui 
a eté bénite au mois d'ao&t, est la première, en bas, en avant e t  il y 
a une croix gravée dessus. j'ai entendu dire qu'il y aurait de 
l'argent caché dans cette pierre qui aurait et6 benite par le curé de 
Saint-Roch-des-Aulnaies. Je sais que la statue de saint Louis, sur 
le devant de I'tglise, a ét& faite par LouisJobin et que l'architecte 
de l'église était David Ouellet. 

-Je sais aussi que nous avons eu au  moins deux églises, avant celle- 
ci, car il y a des tab leau  représentant ces deux églises. dans les 
jubh de l'église actuelle. On dit aussi qu'en 1911, la fabrique 
n'avait plus de dettes, mais je ne me rappelle pas s'il y a eu une 
conskcration de Iëglise; j'étais trop jeune à cette époque. 

- Au début de ma carrière de sacristain, je gagnais $1.00 par jour, 
ce qui faisait $30.00 par mois. Je travaillais très fort et bien des 
fois, tous les membres de ma famille venaient n'aider lorsque 
j'avais rrop d'ourrage, mais eux n'étaient pas payes. Beaucoup 
plus tard, j'ai gagne $60.00 par mois et j'ai travaillé longtemps 
pour ce salaire. À un moment donnt. j'ai dêcide de demander une 
augmentation de salaire au curé du temps, monsieur Jean. Corn- 
me ça faisait plusieurs fois que je lui en parlais et que  je ne 
recevais jamais de réponse, j'aj décidé de faire une petite gréve: 
pendant quatre jours, je ne suis pas alle travailler. La cinquième 
journk, je vois monsieur le Cure entrer chez nous par la porte de 
la cuisine; il venait me chercher pour travailler. Je lui dis: cJe ne 
vais plus travailler. Ça fait quinze jours que je vous demande une 
augmentation de salaire et je n'ai pas de réponse.. 11 me fait sortir 
sur la galerie, pour me par le~  seul à seul et il me promet que 
j'aurai une augrnentatioa; je suis retourne au travail. mais je n'ai 
jamais eu mon augmentation. 

- Ça n'était pas mauvaise volonrC de sa part, mais bien des gens ne 
payaient pas leur drme à temps et le pauvre monsieur le Curé 
n'avait pas beaucoup d'argent. Monsieur le Curé Devaremes a 
remplacé monsieur Jean, par la suite, mais il. n'a pas regle ce pro- 
blème. Par un samedi après-midi, un peu avant Noël, il entre 
dans la sacristie, alors que j'étais debordé d'ouvrage et il com- 
mence à se plaindre que ça n'avait pas de sens. que trop de parois- 
siens ne payaient pas leur dime.  Je le regarde et je lui dis: .Mon- 
sieur le Cure, ne me dites pas ca A moi, vous savez que ma d b e  est 
toujours payée et, toujours en temps.. Le lendemain, le diman- 



cbe, il a fait tout un sermon sur les gens qui payaient mal et moi, 
j'avais bien envie de rire, en pensant & mon pelit salaire. Enfin, 
quand j'ai pris ma retraite, en 1973, je gagnais $160.00 par mois: 
aujourd'hui, un sacristain gagne au moins $250.00 par semaine, 
ce qui fait toute une diffkrence avec Ies salaire de mon temps. 

- J'en reviens à rnon travail, au début, c'€tait l'epoquc des poêles à 
bois pour chauffer l'église, la sacristie et la salle publique; pour 
l'klairage, on avait les fanaux qu'il aurait fallu nettoyer à fond, 
chaque fois qu'on s'en servait car, lorsqu'on les avait allumés trois 
ou quatre fois, ils empestaient tellement que ça n'était pas en- 
durable, mais on n'avait pas le choix. II n'y avait pas de 
cérhonies  le soir. à part la messe de Minuit à Noet. On celébrait 
les Vêpres, le dimanche avant-midi, une demi-heure ou une heure 
après la grand'messe et les gens allaient jaser dans la salle publi- 
que, entre les deux cerémonies. 

- J'avais cinq poêles à entretenir, un en arriére de l'%lise, un en 
avant, un dans la sacristie et les autres dans la salle publique ou 
salle commune. Dans l'eglise, il y avait deux chemin& et un long 
tuyau traversait l'église d'en armère ii en avant, suspendu au pla- 
fond par des fils de fer et soutenu par des upattes~, au plancher; 
tout cet attirail devait étre enlevé au printemps. Bien entendu, on 
ne chauffait pas la nuit, mais le samedi après-midi, j'allais 
preparer mes poêles, pour le dimanche; je les remplissais d'écorces 
et de petit bois sec, prets pour être allumb te lendemain. 

- Le dimanche matin, à 4 heures, j'éiais rendu 2 l'église pour 
allumer les fanaux et ensuite les potles. Je peux vaus assurer que 
ce n'&tait pas chaud quand j'arrivais; il y avait & I'entrk, de cha- 
que cBtC, un bénitier surmonte d'un ange et I'eau btnite y etait 
prise dam la glace, même qu'une fois, je m'en souviens, les 
bénitiers avaient fendu. Je commençais à chauffer mes poCles et à 
les surveiller car, quand il ventait fort, ça tirait pas mal et il fallait 
voir à fermer les clés au besoin, pour prhenir les incendies. C'était 
tout un travail et je n'arretais pas une minute, jusqu'à ce que 
l'eglise soit tempéree pour l'arrivk des gens qui venaient pour la 
communion. A 7 heures, monsieur le Cure donnait la commu- 
nion, mais la messe avait lieu plus tard. Pendant ce temps, j'allais 
allumer les poêles de la salle publique oh, aprh  la communion, les 
paroissiens se réunissaient en attendant l'heure de la messe; ils 
mangeaient alors les quelques provisions qu'ils avaient apportées, 
car ils n'auraient pu rbisrer tout l'avant-midi sans manger. 

- Lorsque les osnowmobilesn ont fait leur apparition, une de ces 
grosses machines transportait chaque dimanche un groupe d'une 
douzaine de personnes, reguliCrement. UA dimanche, le chauf- 



feur les avait fait entrer dans la sacristie, pour qu'elles se réchauf- 
fent. J'étais occupe dans I'église, quand l a  porte du nord de la 
sacristie s'ouvre et j'entends cner: #Le poêle est tombé.. J'accours 
en vitesse et en enrrant dans la sacristie, je m'aperçois que le tuyau 
du poêle est tombk, on ne se voyait plus dans la fumée, on &ouf- 
fait, i l  y avait de la suie partout. J'attrape des gros câbles qu'on 
gardait dans une armoire et en attelant le po@le avec ces cables, on 
réussit à le sortir dehors, dans la neige, pour empêcher la sacrisrie 
de passer au feu. 

- Les paroissiens devaient fournir gratuitement au curé, le bois 
nécessaire pour les besoins du presbytere, mais la fabrique payait 
le bois pour le chauffage de l'église, la sacristie et la salle publi- 
que. II était apporté de la Petite-Riviére par bateau et empile 
dans un petjt hangar, près de l'église. 

- Puis est venu le temps o.il le bois a été remplace par du charbon et 
les fanaux par les lampes à huile. Pour l'éclairage, c'était une 
grande amélioration, mais le chauffage au charbon donnait en- 
core plus d'ouvrage, car on chauffait maintenant jour et nuit. Le 
premier hiver, monsieur le Cure qui ne connaissait rien au char- 
bon, pas plus que moi d'ailleurs, avait acheté une espece de gros 
charbon probablement bon pour les fournaises des bateaux, mais 
pas pour nos petits potles. Ce n'était pas qu'un petit travail de 
remplir les poeles avec ça, on se crevait à manœuvrer la grosse 
pelle et c'ttait toute une histoire de r C w i r  à les faire prendre. 
Jallais emplir les poêles quame fois par jour, le matin de  bonne 
heure, l'avant-midi, l'après-midi et le soir, vers onze heures et 
demie. Une fournaise à charbon avait egalernent été installée au 
presbytère. Monsieur le Cure Jean. pas trop habile pour la chauf- 
fer, l'emplissait trop et mettait le feu à tout bout de champ. Il 
m'appelait alors pour adumperm la fournaise et j'en ai sorti bien 
souvent dehors, à toute vitese, des seaux de charbon en feu et de 
cendres. 

-Je me souviendrai toujours d'une aventure qui m'est arrivée. du 
temps de monsieur Jean; j'en ai beaucoup ri plus tard et j'en r i s  
encore, mais, sur le coup, ce n'&ait pas drble. Lorsqu'il avait à 
faire certains travaux, monsieur Jean enlevait sa soutane et portait 
à la place, une espèce de grand manteau en coton noir boutonné 
et long jusqu'8 terre. Ce jour-là. il etrennait un de ces manteaux 
de coton et, je ne sais trop ce qui s'est passé. mais il fut asp hymé 
par le gaz, dans son garage. Avec l'aide de la servante. je réussis à 
le traîner dans la cuisine et à l'étendre sur un petit divan qu'il y 
avait dans le coin de la pièce. Il était serre comme un boudin, 
dans son manteau neuf et j'essayais de le déshabiHer, pour lui 
permettre de respirer. Comme il était pratiquement sans con- 



naissance, il etait tout mou et ne pouvait pas s'aider et il n'y avait 
pas moyen de desserrer le fameux manteau neuf. je n'avais pas le 
choix et je dus lui arracher les manches et dkhirer le manteau, 
pour pouvoir lui enlever. Je l'ai monte sur mon dos, dans sa cham- 
bre d u  dewieme etage, pendant que la servante faisait venir le 
docteur, pour le soigner. Heureusement, ce n'&ait pas trop grave, 
mais quand il a eté un  peu remis, la première chose qu'il a remar- 
quée, c'est que j'avak brise son manteau neuf et là, il a piqué une 
coltre. II était tellement fAche qu'il me menaçait de m'envoyer 
une letme d'avocat. Je lui dis:  monsieur le Curé, vous en avez 
d'autres vieux manteaux, vous n'aviez qu'à en mettre un de ceux- 
là pour travailler dans le garage, au lieu de  mettre votre manteau 
neuf*. Finalement, j'ai réussi à le calmer. 

- Un peu avant Noël, c'était la periode des gros prkparatifs. À cette 
occasion, on installait dans l'église, de quarante à cinquante 
lampes ii huile. J'allais au magasin, chercher deux gros bidons 
d'huile et ça me prenait une semaine au moins, pour emplir toutes 
ces lampes. Ensuite, il fallait monter toutes les d&orations, les 
banderolles rouges, les banderolles jaunes, les fleurs. Le soir de la 
messe de Minuit. je commençais à sonner les cloches, un premier 
coup à onze heures. un autre à onze heures et demie. un  à minuit 
moins quart et le dernier tinton A minuit moins cinq, pour avertir 
les dernières personnes qui jasaient sur le perron de I'kglise que 
c'était le temps d'entrer. Un soir, j'ai même dû aller deprendre un 
paroissien un peu éméche qui s'trait coincé dans la petite porte in- 
terieure nord, en se depechant d'entrer. A cette epoque, les petites 
portes interieures nord et sud etaient mal organisees, il etait dif- 
ficile de les ouvrir à la grandeur et il fallait faire attention, t'hiver. 
quand on entrait. Depuis, on a fait des rtparations et. ces portes 
ont &C dispos& autrement . 

- Les banderotles etaient de ciifferentes couleurs pour chaque cir- 
constance: rouges ou jaunes pour NoEl. Plques et les Quaranre- 
Heures, noires ou  blanches pour les services funèbres. Elles etaient 
tissks en belle laine et avaient dix-huit pouces de largeur. On les 
suspendait au plafond par des cordes retenues au plancher. Pen. 
dant l'Avent. il n'y avait jamais de fleurs sur l'autel, contraire- 
ment à aujourd'hui: j'ai remarqué que, maintenant, il y a des 
fleurs sur l'autel, à cœur d'année. 

- Pendant les jours Saints, on voilait les statues, partout dans l'eglise 
et même dans la sacristie. On montait ces voiles, à bout de bras, 
avec une grande perche et on les redescendait de la mi-me 
manière. le samedi Saint. pour mettre à la place, les decorations 
de Piques. C'etait la coutume que le sacristain porte la soutane et 
le surplis et, u n  samedi Saint où j'étais occupe A dévoiler les 



statues, une après l'autre, je n'arrivais pas, avec la perche, à 
dtcrocher le voile sur la statue de saint Joseph; je grimpe sur le 
petit autel et voih  que je rn'enfarge dans ma soutane ct je  prends 
une de ces degringolades, pour aller m'assommer sur la Sainte 
table. J'ai etk chanceux, car j'aurais pu me tuer. 

- Les services funebres n'&aient pas tellement djfférents de ce qu'on 
fait de nos jours, excepte que toutes les prières etaient en latin. 11 y 
avait trois classes et la première classe coUtait $100.00; le catafal- 
que etait tout entouré de cierges, il. y avait des banderolles et des 
drapeaux de chaque côté. Pour ta deuxiPme classe, il n'y avait pas 
de banderolles et beaucoup moins de cierges; pour la troisierne 
classe, i l  n'y avait pas grand'chose. Ça faisait du  travail de  moins 
pour le sacristain. 

- Pour les mariages, il y avait kgalement trois classes, mais il n'y 
avait pas tellement de décorations, quelle que soit l a  classe. 
Toutefois, ceux qui voulaient la t ro i s ihe  classe ne payaient pas. 
mais ils se mariaient S l a  sacristie. Les curb n'aimaient pas 
beaucoup céltbrer les ma~iages à la sacristie. parce que ça ne rap- 
portait pas de revenu pour Ja fabrique, puisque c'était gratis. 

- C'était aussi mon travail de creuser les fosses. Le cimetiere était 
derriere l1&gIise, à ce moment-là, c'était avant le cimetière actuel. 
Il n'y avait pas de terrain rbervé pour chaque famille, mais on 
enterrait en rances. Quand il n'y avait plus de place, on avait le 
droit d'enterrer en  double, mais le règlement nous obligeait à 
ajouter de trois ii quatre pieds de terre, pour enterrer sur les 
premières sépultures. Si ma mernoire est banne, on a enterre jus- 
qu'à trois de hauteur. J'en ai creusé des fosses. Un beau dimanche 
après-midi d'kte, j'etais oblige de creuser une fosse, pour une 
sépulture le lendemain. Ça ne me plaisait pas beaucoup. parce 
que, le dimanche aprh-midi, j'avais l'habitude de jouer ma partie 
de croquet. avec monsieur Pascal Lavoie. curé du temps et mon 
partenaire préféré à ce jeu. Je commence à creuser à toute vitesse. 
sous une chaleur écrasante et je me depêche tellement qu'au bout 
d'une heure. j'avais fini de creuser la fosse. Quand je suis sorti du  
trou, tout cn nage, je me suis fait abîmer de bérises, par monsieur 
Lavoie. *Es-tu fou, creuser à une telle vitesse? Tu parles d'une im- 
prudence1 Y n'y a que toi pour faire des choses comme ça! Sais-tu 
que tu aurais pu mourir là ,  à faire une telle folie par cette 
chaleurh Quand il m'a cu bien engueulé, on s'est installb et on a 
joue notre partie de croquet. 

- L'automne, quand la terre commençait à geler, c'&ait plus dur de 
creuser les fosses; on creusait à d e w  hommes et ensuite on descen- 
dait dans une boite en bois, de la grandeur du trou et on posait par- 



dessus, un grand panneau en bois pour la proteger de la pluie ou 
de la neige qui tombait de bortne heure certains automnes. Je 
fabriquais la boite et le panneau, moi-même. Un soir, à la 
brunante, j'avais fmi de creuser le trou, avec un ami de la Baleine 
qu'on appelait Gros-Bee, on s'installe pour descendre la bofte 
mais, soit que je n'aie pas pris les bonnes mesures pour la boite, 
soit qu'on ait mal calcule la grandeur du  trou, voilà que la bofte 
reste prise à mi-chemin. Pas moyen de la faire descendre plus bas, 
pas moyen non ptus de la remonter; on a travaillé toute ta soirée, 
pour defaire la boite. avec comme outil. une grosse pince, car on 
n'avait pas envie de coucher la. 

- Du temps de mon père, les cercueils etaient transportés (i l'eglise 
sur un genre de u t a c k n  ou plate-forme qu'on montait sur les roues 
pour l'et& et sur des skis pour l'hiver. En avril 1922. la fabrique fit 
l'acquisition d'un corbillard qu'on gardait dans une remise. non 
loin de I'eglise. Quand une personne mourait, le jour de l'enterre- 
ment, quelqu'un de la famille venait, avec un cheval, chercher le 
corbillard et. aprh  l'enterrement, il le ramenait dam la remise; 
les paroissiens n'avaient pas A payer pour s'en servir. Mais il n'était 
pas commode à cause de sa largeur. L'Cté, il n'y avait pas de pro- 
blème, mais l'hiver les chemins etaient plus étroits et c'&ait plus 
difficile d'utiliser ce corbiIlard. Finalement, en mars 1960, i l  a &té 
vendu à l'encan à la porte de l'église. Depuis, on fait venir un en- 
trepreneur de la Baie Saint-Paul ou d'ailleurs, d'autant plus que, 
maintenant, on n'expose plus les morts à la maison et qu'on ne 
fabrique plus les cercueils. comme je l'ai fait moi-même bien des 
fois. 

- Le cimetière actuel a &té arnenagé en 1926 et béni le 24 octobre de 
la meme anne. La grande croix noire en pin de Colombie qui 
surmonte les sépultures est l'œuvre de monsieur Oscar Dufour. 
Tous les corps qui étaient dans le vieux cimetière ont étk ramenés 
dans le cimetiere actuel. il y a une trentaine d ' a n n h ,  lorsqu'on a 
aménage les abords de I'eglise. Ça a eté fait par les paroissiens 
eux-memes qui avaient organise une corvCe et c'est pour ça qu'il y 
a un peu de mélange dans les epitaphes et tes monuments. 

- Les reparations à l'intérieur de I'eglise ont été faites du temps de 
monsieur le cure jean. C'&tait pas mal deterioré et la fabrique a 
dkide qu'il fallait tirer les joints et peinturer. Ces réparations ont 
coûtt entre $45,000.00 à $50.000.00 et ont dure presqu'un mois et 
demi; elles ont ére teminees fin éte, debut automne. Le samedi, 
quand les travaux s'adtaient, il fallait nettoyer l'église, car ça 
faisait du gros dégat. On allait chez les voisins, emprunter quatre 
ou cinq aspirateurs et on nettoyait du mieux qu'on pouvait, pour 
la messe du  lendemain. La fabrique devait decider si on mettait 
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de l'acajou et de I'arborite et, moi j'aurais préfére l'acajou. MOme 
si c'est moi qui faisais le travail, c'est la fabrique qui a decide pour 
I'arborite. probablement question de coilt; je ne trouve pas que 
c'est une belle couleur. 

- On a descendu les châssis, pour les laver. En ce temps-là. les vitres 
doubles etaient &&es et on pouvait les dévisser pour les descendre 
et les laver, puis laver entre les chassis. Quand on les a replacées, 
on a tout calfeutre et, depuis, on ne peut plus laver les vitres; par 
dehors. ça va, mais en dedans ce n'est plus possible. L'Cglise est 
propre maintenant, mais les vitres restent sales, c'est bien de 
valeur. II y a aussi la maniére dont les confessionnaux sont 
disposés en arrière qui dépare un peu I'eglise. mais il le fallait 
bien, pour pouvoir améliorer le système d'entree des petites portes 
nord et sud. 

- Quant à )a voûte, c'est regrettable qu'on ait peinture tout uni et 
qu'on ait fait dispataitre les fresques et les étoiles, c'&tait bien 
beau. La peinture avait eté donnée en sous-contrat, à la firme 
Deslauriers et Messieurs Mtnard et Laberge pensionnaient chez 
nous. Le midi. Henri-Paul Dufour venait avec e u  d3ner à la  
maison et il me faisait bien rire. Henri-Paul, c'&tait un ouvrier 
d&pareillé, d'aprés moi, le meilleur de l'île; il savait comment 
travailler et  comment mener son monde. 1) a toujours ett mon 
grand ami et, quand il est parti, ça m'a fait bien de l a  peine. 
Quand je vais chez Donald et que je vois son portrait, ça me fait 
quelque chose, je me rappelle le bon temps qu'on a eu ensemble. 

- L'histoire du presbytère. Ca a commence à &tre discuté par mon- 
sieur le curé DeVarennes. Deux soirs de suite, il m'a fait venir au 
presbyttre, pour rencontrer son frtre qui était architecte et m'a 
demande de lui soumettre mon idee sur la situation. Monsieur 
DeVarennes se plaignait que le presbytère etait insalubre, 
humide, plein de courants d'air et difficile à chauffer. Je leur a i  
suggérC qu'on pourrait faire certaines réparations, soit refaire les 
planchers, faire disparaitre quelques lucarnes qui etaient des 
ouvertures inutiles et de refaire le toit au complet; le frère ar- 
chitecte a alors estime ces réparations à $34,000.00. Monsieur le 
Cure n'a fait  aucun commentaire sur cette suggestion, mais je 
voyais bien qu'il n'&tait pas d'accord. 11 a convoque une assemble 
des marguilliers et m'a demandé de présenter ma proposition; de 
son côte, il a soumis son id& qui était de dkmolir le presbytere et 
d'en construire un nouveau. Comme les marguilliers n'étaient pas 
de son avis, il a clôturé l'assemblée et l'affaire en est restée là. 

- Son remplacant, monsieur le cure Yvon St-Pierre remit la ques- 
tion sur le tapis, lorsqu'il vint prendre charge de la cure. II convo- 



qua une nouvelle assemblk des marguilliers et, comme il  etait lui- 
meme en faveur d'une nouvelle construction, il leur dit qu'ils 
avaient le choix entre reparer ou construire et, sans attendre la 
repome, il leur soumet deux plans. le plan d'une construction de 
plein-pied et Ic. plan du presbytère actuel. Alors, le marguillier en 
charge se léve et declare: aOn dernolit le presbytère, car la 
paroisse de Saint-Louis est capable de construire une maison con- 
venable pour loger son curé.. Monsieur Sr-Pierre déclare la pro- 
position acceptee et demande lequel des deux plans sera choisi; le 
plan de plein-pied ne cadrant pas avec le style de l'église, on opte 
pour le plan du presbytère actuel. Tout a eté fait sans que les 
autres aient pu placer un mot et, d'après l'avis de la plupart des 
paroissiens, ceci fut la dkision d'un seul homme. Quant à moi, 
j'etais sûr et je le suis encore, qu'en effectuant les reparations qu'il 
fallait, on aurait pu consenier notre presbytere d'un si beau style 
canadien et qu'il serait encore aujourd'hui confortable et fonc- 
tionnel. 

- Le contrat de la démolition du presbytère et du nettoyage du ter- 
rain fut donne à Cleophas Dufour qui avait présente une soumis- 
sion de $475.00. À part le tour des fenetres du nord-est qui  ttait 
un peu pourri, tout le bois &tait en parfait etat. C'&aient des 
pieces de cedre de 5 pouces, emboîtées les unes dans les autres et i l  
n'y avait pas un seul clou. On s'est servi de ce bois, une partie pour 
faire des aboiteaw au  bout d'en bas et une partie pour bâtir lm 
charpentes des motels de la Roche-Pleureuse, en bas, près de la 
piscine. 

- Le contrat de construction du nouveau presbytère fut  octroyé & 
Henri-Paul Dufour pour une soumission de $35,000.00. La fabri- 
que avait à ce moment-là, de $80,000.00 à $100,000.00, mais 
avec tout l'ameublement qui est entre dans cette grande bâtisse, 
une fois fini, ce presbytere a dû couter, d'après moi, pas loin de 
$85,000.00. 

- 11 y a encore bien des choses dont je me souviens, par exemple, 
quand monsieur Jean était curé, il avait fait installer un petit 
moulin à vent qui faisait de l'eiectricite et i l  a remplacé les lampes 
a huile par des lumi&res; ces lumières n'étaient pas très fortes, 
mais c'était beaucoup mieux que les lampes. Plus tard, I'élec- 
tricite est arrivée pour de bon sur l'iie. en 1954. je pense et  mon- 
sieur St-Pierre a fait installer les lusrres actuels, dans l'eglise. 

- Cependant. je ne me souviens pas s'il y a eu des cloches dans tes 
pe~ites chapelles de procession; il doit probablement y en avoir eu. 
puisqu'elles ont chacune un clocher. On ne sait pas ce qu'elles sont 
devenues, sans doute qu'on s'en est debarrasse. comme beaucoup 
d'autres vieilles choses qu'on ne peut retrouver. Il fut un temps O& 
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des brocanteurs venus de partout parcouraient l'île. à la recherche 
des antiquités et, malheureusement, les gens leur ont vendu bien 
des objets qu'ils regrettent maintenant de ne pas avoir conservés. 

- Enfrn, j'ai pris ma retraite en 1973, aprPs une carrière de sacris- 
tain bien remplie et la fabrique m'a remis un plateau en argent, à 
cette occasion. J'ai eu plusieurs patrons, pendant ces 50 ans; j'ai 
commence avec monsieur Pascal Lavoie et, ensuite, il y a eu rnon- 
sieur Mathieu, monsieur Jean, monsieur DeVarennes, monsieur 
Sr-Pierre, monsieur Duchesnes et monsieur Gauthier qui n'est 
reste que sept mois. Lui, il chantait bien. je l'entends encore 
quand il avait entonne le Minuit Chretieris, à la messe de Minuit; 
il avait une plus beHe voix encore, que le jeune Joannes qui chante 
si bien le Minuit Chretiens. 2 la téltvision, c'Ctait plaisant à enten- 
dre. 

- Lorsque j'ai pris ma retraite, nous avions comme cure, monsieur 
Jean Barry et je m'entendais bien avec lui aussi; c'était un bon 
curé et j'espére qu'il viendra faire un tour  à I'Ple, pour le 
centenaire de I'eglise. 

Gorgea Harvey, 95 ana et 10 mois 
et san épouse 

Marie-Anne Boudreault, 89 ans 

Georges - J'ai toujours entendu dire que l'église actuelle avait et6 
bâtie par-dessus la rieille qu'on aurait démolie quand la nouvelle 
%lise a éte terminéc. On aurait agi de cette façon, pour pouvoir con- 
tinuer à dire la messe, pendant la construction. C'est possible, mais 
on ne saura jamais si Ca s'est vraiment passe ainsi, car on ne trouve 
aucun détail à ce sujet, dans les archives de la fabrique. Chose cet- 
taine, l'église actuelle est plus grande que l'ancienne et la sacrjstie 
etait siirement là. du temps de la vieille eglise. 

Marie-Anne - La chapelle de sainte Anne n'a certainement pas étf 
adnagée au moment de la construction de I'eglise. Je me souviens 
quand ils ont monte les colonnes de cette chapelle, j'étais toute 
petite. Un apres-midi, j'étais chez un de mes oncles, j'ktais assise sur 
la galerie. Je regardais passer les charettes remplies de grosses pieces 
de bois et mon oncle m'avait dit que c'&ait pour les colonnes de la 
chapelle de sainte Anne. 

Georges - Les deux chapelles de procession sont aussi très vieilles, 
elles ont dd etre bâties du temps de la vieille église. II doit bien y 
avoir eu des cloches dans leurs clochers. mais je ne me souviens pas de 
les avoir entendu sonner. Ces chapelles servaient pour la procession 
de la F&te-Dieu. 
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Auparavant, le cirnetiere était ii côte de l'église, au bout de la 
sacristie et se prolongeait jusqu'au cap, sur le terrain où est mainte- 
nant la salle de  1'Age d'or. Lorsqu'ils l'ont demtnagé à la place oil il 
est aujourd'hui, c'est Alfred Mailloux qui a éte enterré le premier, 
dam le nouveau cimetitre. C'&ait ap rh  la division de I'fle en deux 
paroises. 

Le premier corbillard dont je me souviens, quand j'ktais tout 
jeune, c'&tait juste une plate-forme avec au-dessus un genre de grand 
parapluie. Puis, en 1982, ils ont acheté un autre corbillard qui a Cté 
vendu l'encan, ii. la porte de l'église, en 1960. Par apres. ils faisaient 
venir un entrepreneur de la Baie Saint-Paul. 

Les morts etaient exposés dans les maisons, dans une chambre ou 
dans le salon, j'en ai vu expo" dam la cuisine. Les cercueils ttaient 
fabriquk par tes gens de la maison ou des voisins. Ils étaient presque 
toujours en pin, parce que ça se travaillait mieux. Ils etaient rem- 
boum& de tissu blanc et recouverts de drap noir, en dehors. Les 
corps etaient exposb pendant deux jours, on leur mettait leur habit 
neuf et aussi des gants. Au cimetière, on enterrait en rangees tant 
qu'il y avait de la place, puis on commençait une autre rangée. Par 
trois fois, on a ajouté de la terre pour cenchausserii, pour pouvoir 
enterrer sur trois rang& de hauteur. Comme monuments, certains 
mettaient une croix en bois ou en béton, d'autres mettaient une 
pierre tombale en btton. J'ai fait beaucoup de ces monuments et 
Henri-Paul Dufour en a fait plusieurs. C'est lui qui a aussi fait le tour 
de pierres du nouveau cimetisre et qui a tire les joints. 

Quant aux baptêmes, ça ne se passait pas comme aujourd'hui. O n  
ne faisait pas une grosse chtmonie. La plupart du temps le pére ne 
venait pas A l'église avec l'enfant, il n'y avait que le parrain et la mar- 
raine. Bien souvent, c'était la marraine qui était aussi porteuse. 

J'ai ni faire les reparations dans l'église actuelle et également Ies 
rêparations du cIocher qui avait penche pendant une tempête de 
vent. Ils l'avaient relevt avec des coins, mais à un moment donne. il y 
a eu une autre grosse rempéte et le clocher est tombe; ils ont dû  le 
refaire & neuf. 

J'ai awsi vu défaire le vieux presbytere. C'&tait dit temps de mon- 
sieur le Curé St-Pierre. 11 a demeure dans la sacris~ <, en attendant 
que le nouveau presbyrCre soit construit. On avait d'abord décidé de 
bAtir sur Ie méme solage rallonge, mais on n'a pas dû le faire comme 
ça, puisqu'il est un peu plus en arriere. Cependant, l a  voilte de siireté 
qui était dans la cave du vieux ptesbytPre mt encore l à ,  à ta méme 
place. 

Marie-Anne - Avant qu'arrivent les automobiles. lesgens venaient à 



l'%lise en voitures a chevaux et  à pied, même l'hiver. On venait de  
loin, c e u  de la Baleine et même ceux du bout qui est Saint-Bernard, 
aujourd'hui. Le printemps, quand il n'y avait pas de chemin 
passable, ils coupaient à travers les champs. 

Georges - C'est monsieur le curé Pascal Lavoie qui a eu la premiére 
automobile. sur 1'Ple. Maintenant, tous les gens en ont, excepté moi; 
je n'en ai jamais eu, ça ne m'a jamais tenté. 

J'ai fait ma première communion à douze ans. J'ai marche au 
cattchisme, comme les autres enfants. On nous montrait comment 
nous confesser et comment communier. Il fallait apprendre par cœur 
toutes les repenses du petit catéchisme et, ensuite, on passait ua exa- 
men. Ceux qui manquaient l'examen étaient refus& t t  devaient at- 
tendre l'année suivante pour se prQenter de nouveau pour leur com- 
munion. 

Je ne me souviens pas exactement de la cornPte Halley. on me d i t  
que c'était en 1910. Mais, j'ai vu tant de choses etranges dans le fir- 
mament, des fois, c'&air de la fun&, des fois, d'autres phénomènes 
qu'on ne pouvait expliquer; alors, il se peut que, quand la  comète est 
passée, je ne l'ai pas remarquée plus que les autres choses. Je sais que 
Grand-Louis avait composé une chanson, h propos de cette comtte. 

Par exemple, je me souviens bien du R-100, quand il est passé. au 
debut d'août 1930. Il faisait un beau soleil et j'étais à faire les foins 
dans les champs du haut. On le voyait parfaitement, car il passait 
très bas et il s'est arrêté au-dessus de l'Isle-aux-Coudres. Quelque 
temps après, je suis monté à Montréal, pour travailler comme 
debardeur et le ballon était ancré 5 sa tour, à Saint-Hubert. 

Le 11 novembw 1918, je travaillais dans le port de Montreal, dans 
la cale d'un bateau. Tout à coup, j'entendais toutes sortes de bruits, 
des cris, des voix de femmes, de la musique. Je monte en vitesse sur le 
quai, pour savoir ce qui se passait; tout le monde criair dans les rues, 
que c'etait l'armistice, que la guerre etait finie. 

C'était plus triste. quand la  grippe espagnole a fait son apparition, 
quelque temps après. On disait que les combattants avait rapporte 
cette maladie des vieux pays. Ce f u t  une terrible tragédie, presque 
pire que la guerre. C'etait subit, ça prenait tout d'un coup. sans aver- 
tissement. Des gens en parfaite sante mouraient dans l'espace de 
quelques heures. Moi, je me sentais bien, comme d'habitude et je 
devais prendre mon quart, à minuit, dans le port de Montreal. À six 
heures, j'étais encore en pleine forme: un peu après le souper. je 
commence ii avoir des frissons et à faire de la température. J'appelle 
mon contremaitre et je lui dis que je n'irai pas travaijler; plus ça 
allait, plus j'avais des malaises. 



Je suis allé m'acheter un flacon de gin et je me suis fait une ponce 
bien forte. avec du citron et de l'eau chaude. Je me suis couche et, à 
minuit, je me suis rbeillé. Je me suis fait une autre ponce, aussi forte 
que la première et je me suis recouche. J'ai transpire toute ta nuit et 
le lendemain matin, j'ai pris une bonne dose d'huile de ricin, Je me 
suis rttabli, mais un de mes amis qui pensionnait dans la m@me 
maison que moi, a tte moins chanceux. Aussitôt qu'il s'est senti 
malade, il a fait venir un medecin. Mais les medecins ne con- 
naissaient pas cette maladie et ne savaient donc pas comment la 
soigner. Celui qui soigna mon ami lui mit des cataplasmes de graines 
de lin, pour faire baisser la temperature, lui dit de boire beaucoup de 
lait, jour et nuit et de dormir avec les fenêues grandes ouvertes, mais 
son état empirait d'heure en heure. Moi, je n'aimais pas trop ça.  je 
voyais bien que ça n'allait pas du tout. Je lui dis: uSi tu veux mourir, 
continue de te faire traiter par un médecinm. Au bout de deux jours, 
j'ai pris sur moi de payer le medecin et de le renvoyer, mais il etait 
trop tard, mon pauvre ami est mort, deux jours après. Peu de temps 
aprPs, j'ai rechute et je suis alors descendu à I'ile. Je me suis soigne de 
\a meme manière que la premiCre fois, au gin et au  citron et j'ai 
reussi à m'en sortir. Mais, dans la ville même de Montréal, il y avait 
eu des millien de morts. 

Sur l'lle, ça a @té terrible aussi, des familles entières ont disparu, 
tel Joseph Boudreault qui avait perdu sa femme et ses enfants. J'ai vu 
certaines familles de dix personnes où on n'en a réchappé qu'une ou 
deux, parfois trois. C'&tait justement à l'époque où on construisait le 
chemin de fer, au nord et beaucoup de gens de l'île y étaient 
employb. Mon beau-fsre, Charles Boucbard, y travaillait et je me 
souviens que lui et moi, on avait traverse en canot des malades de la 
grippe espagnole qui etaient arrivés par le train, pour retourner à 
I'tle. C'€tait une maladie bien mysterieuse et on n'a jamais compris 
pourquoi des personnes en parfaite sante etaient frappées et 
mouraient dans l'espace de quelques heures, alors que d'autres per- 
sonnes déj8 malades ou de sante très fragile etaient epargnées. 

Quelques années plus tard, on a eu un autre fléau, le gros tremble- 
ment de terre de 1925. On ne peut pas raconter comment on ressent 
ça, ça ne se raconte pas, ça arrive trop vite. Je n'ai pas tellement eu 
connaissance de la premihe secousse, car je dormais, mais je me suis 
rheill t  et j'ai d'abord c m  que la maison brûlait. Les jeunes ont pani- 
que, mais les vieux, les parents fi@, étaient moins énervés car ils 
avaient dkjà vécu d'autres tremblements de t m e .  

Des murs se déplaçaient, des cheminées tombaient, meme qu'à la 
Baleine, les murs exterieurs d'une maison en pierre se sont COUS fen- 
dus. La terre a continué à trembler et, pendant la nuit, il y a eu en- 
core quatre ou cinq secousses, moins fortes que la p r e m i h ,  mais 
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assez pour que les gens continuent à avoir peur. Ils se rassemblaient 
plusieurs dans une meme maison et priaient. 

jos. Perron etait parti avec sa voiture, chercher la garde-malade, à 
l'autre bout de I'lle, car la m u r  du grand Alfred était malade et  elle 
avait besoin de soins. En cours de route, i l  s'apercevait que sa jument 
se comportait curieusement, elle burtair à tout moment. Il pensait 
qu'elle avait mal aux pattes, mais il s'est vite rendu compte que la 
route se fendait sous les sabots de la jument et i l  a réalise qu'il 
s'agissait d'un tremblement de terre. 

Ils disent qu'on est supposé en avoir d'autres prochainement, mais 
je ne voudrais pas revivre un événement comme celui-là, ce n'est pas 
plaisant. 

On parle encore beaucoup de l'époque de la contrebande de 
whisky qui se faisait, parce qu'il Ctait defendu d e  vendre d e  la boisson 
au Québec. Les goelettes se rendaient aux îles Saint-Pierre et Mi- 
quelon, chercher ce whisky de contrebande. J'étais tres jeune et mon 
pere naviguait sur un bateau des Desgagnés et je me souviens d'&tre 
ail6 souvent au quai des Éboulements. voir decharger les cruches em- 
paillees pleines de whisky; c'était de la bonne boisson, pas dom- 
mageable pour la santé. 

La majorité des gens de l'ilc fabriquaient eux-mêmes une sorte de 
whisky qui etait beaucoup moins bon et trés fort; on appelait cette 
boisson de la ubitteb. J'hjvernais a l'tle et j'en ai beaucoup fa i t  moi- 
mtme. Une année que les gens en avaient fait en plus grande quan- 
titi? que d'habitude, monsieur le Curé a dil s'en meler pour arrêter la 
production de cette boisson. On fabriquait aussi une sorte de vin à 
base de racines ou de fruits qu'on laissait fermenter trés longtemps et 
qu'on appelait la .bête*. Qbant à la ubitten, on en faisait surtout une 
provision pour la mi-carême. C'&tait très fort, ça équivalait à I'alcool 
à 94%, certains la buvaient en ponces, d'autres dont j'etais, la 
prenaient pure; on etait jeunes. on pouvait supporter de prendre ça 
pas mal fort. 

Le quai de Saint-Bernard a &té commencé en 1891 et terminé en 
1898. Ils ont pris sept ans à le faire et aussi à arnenager la côte: il 
parait que ça a €te une grosse entreprise. à l'époque. Jetais encore 
jeune quand j'ai vu réparer et agrandir le quai, ainsi que la côte. 

Avant qu'on construise des goélettes, il paralt qu'on naviguait dans 
des espèces de canou creush dans des troncs d'arbres. Je n'ai pas con- 
nu ça, parce que c'&tait bien avant mon temps, mais j'ai vu une foir 
un de ces canots qui avait tté conserve; jc ne sais pas ce qu'il est 
devenu. Même s'il y avait des goelettes. on avait aussi de gros canots 
pour aller au nord et revenir à l'fle. 



J'en ai  eu un vraiment beau et j'aimerais bien l'avoir encore, ce 
canot. 11 avait vingt-cinq pieds de longueur et était bâti comme une 
barge, on appelait Ca un canot 3 clins. avec un boom de dix-huit 
pieds, une grande voile, une petite 3 l'avant et un gouvernail à 
l'arritre. Je faisais du transport de petites marchandises, à Québec et 
je pouvais aussi embarquer des passagers. Je suis parti avec vingt-cinq 
hommes ii bord, j'allais les mener à Saint-Urbain oiî ils travaillaient à 
la construction des routes. II y a eu aussi le jour où. un cérealier a fait 
naufrage, devant Saint-Joachim, je suis monte avec mon canot, cher- 
c h e ~  le grain qu'on pouvait sauver. Je suis alit bien des fois à la 
Malbaie, avec Louis Tremblay, mais les dernières années, je n'avais 
p l u  de voiles, j'avais fait poser un moteur. Ces sortes de canots sont 
complètement disparus, on les a tous dho l i s ;  c'est regrettable, car 
c'&aient de belles pièces de rn us&. 

J'ai travaillé dans les chantiers, l'hiver, pendant au  moins une 
bonne dizaine d'années. On était plusieurs, on partait l'automne et 
on revenait à I'ile, tard au printemps. On travaillait surtout au Lac 
Saint-Jean où les américains faisaient de gros  chantiers. Comme 
charretier, je gagnais $26.00 par mois, mais je devais fournir tout, les 
harnais, les bottes, j'achetais tout moi-m9me. Je n'ai jamais eu d'ac- 
cident, à mon travail, parce que j'etajs un tr2s bon charretjer. 

Pour rejoindre un chantier. a u  Lac Saint-Jean, je me souviens 
d'avoir marche 45 milles à pied. J'etais avec mon frére Louis et 
plusieurs autres; on portait tout notre bagage sur notre dos, y com- 
pris les godendards, car à cette +oque, tes bilcherons coupaient les 
arbres avec des godendards. On s'&ait arrêtés juste pour dîner et on 
avait encore If milles a marclier quand le soir est tombe. On s'est 
bâti une cache en branches et on y a passe la nuit. On est repartis le 
lendemain matin et un mille avant d'arriver, on a dû traverser une 
grosse dam, très dangereuse, mais on a fini par arriver. 

On transportait le bois. à partir du  lieu de la coupe, jusqu'à un  lac 
où i l  était retenu dans une dam, jusqu'au printemps quand le lac 
degelait et qu'ils commençaient la drave. Le transport se faisait sur 
des gros traîneaux qu'on appelait des bobsleighs; on pouvait y charger 
jusqu'à trois cordes de bois par voyage. Les chevaux q u i  tiraient ces 
charges etaient très gros et très forts. ils pesaient de mille sept cents à 
mille huit cents livres chacun. Rendus au lac, on avait des helpen 
pour nous aider 2 décharger le bois. Quand notre journee etait finie, 
on soupait puis on se contait des histoires, on racontait nos misères; 
on se couchait de bonne heure, car il fallait prendre des forces, pour 
recommencer le lendemain. Il y avait de gros chantiers, A cetce épo- 
que; j'ai vu des chantiers qui appartenaient I des americains et ,  où 
on employait soixante à soixante-dix personnes, avec une vingtaine 
de chevaux. 



Quand je revenais. au printemps, je passais à I'iie, juste le temps de 
changer mes vétements d'hiver pour des vêtements d'tte et je repar- 
tais pour Montréal où je travaillais comme debardeur. Je me souviens 
d'étre resté quatre ans sans revenir à l'lie, méme pas pour les Fêtes, 
quatre années complètes. Je m'étais beaucoup ennuyé, j'avais hâte de 
revenir. J'etais marie, à ce moment-là et d6jA dans la quarantaine, 
mais l'argent était rare; il fallait s'exiler et faire des sacrifices, pour 
ramener un salaire et faire vivre la famille. 

J'ai commencé à travailler comme debardeur. Montréal, alors 
que j'étais encore garçon; le premier eté, je gagnais 25 cents de 
l'heure. Je m'€tais dejà fait $20.00, pour une semaine de travail de 
quatre-vingts heures. Quand un homme se promenait avec $10.00 
dans ses poches, c'était un  homme riche. On ne payait pas cher pour 
se loger et manger. l'argent etait dur B gagner; aujourd'hui il y en a 
beaucoup plus, mais il n'a plus de valeur. Meme si on travaillait fort, 
on ne trouvait pas la vie difficile. On ne peut comparer avec la vie des 
jeunes d'aujourd'hui. Je trouve qu'ils sont trop influencb par les 
autres pays et la publicite, ils gagnent beaucoup d'argent, mais je me 
demande s'ils sont plus heureux que nous l'étions à leur âge. 

Un jour, j'ai realise que j'avais passé assez d'annks 2 travailler en 
dehors, dans les chantiers et à Montréal et je suis revenu m'établir à 
l'tle, pour de bon. pour cultiver et faire l'élevage des animaux. 

J'en reviens à mon jeune temps, j'ai beaucoup patiné mais on ne 
jouait pas au hockey, dans le temps, ce n'était pas la mode. J'ai 
d'abord eu des ~ a t i n s  faits à la maison. dans un morceau de bois dans 
lequel on ajoutait une lame et qu'on attachait à nos chaussures, avec 
des lanières de cuir. Beaucoup plus tard, j'ai eu. comme tout le 
monde. les vrais patins avec des bottines qu'on vendait dans les 
magasins. Les skis, on ne connaissait pas  a. Pour glisser dans Ia 
cbtes, on se fabriquait ce qu'on appelait un  toboggan avec une plan- 
che courbee qu'on prenait sur les tonneaux et sur laquelle on clouait 
une biiche de bois pour faire un siège. Mon pere m'avait fait une 
belle paire de raquettm, mais je les avais accrochées dans le hangar et 
je mèles étais fait voler. J'ai souvent les courses dc g m s  traineaux 
avec des voiles, mais je n'en ai jamais fait, je trouvais que c'&ait 
dangereux; quand il ventait le moindrement, ça filait vire ces 
affaires -1 à. 

Par contre, j'ai fait beaucoup de cornes de chiens, j'aimais bien ce 
sport. J'aimais beaucoup les chiens et, en plus de faire des courses, je 
m'en servais comme moyen de transpon. J'en ai eu un, en par- 
ticulier. il etait bien dompté, il s'appelait Café. Chaque jour, je mon- 
tais traire les vaches, dans le haut. à l 'entrk du bois, à trente arpents 
de la maison. Ma mère savait combien de temps ça me prenait pour 



traire et quand elle pensait que c'était l'heure, elle attelait Cafe à sa 
petite charrette et elle l'envoyait me chercher. 11 savait où me 
trouver, il arrivait en courant et quand j'avais charge les chaudières 
de lait sur la charrette, on revenait à la maison. J'ai encore cette 
charrette, je l'ai toujours conservee. J'ai eu plusieurs chiens, toujours 
des belles bêtes qui pesaient des fois dans les cent quarante livres, 

Dans mon jeune temps, le courrier était traverse par les canots. 
Plus tard, i l  a eté livre par les petits avions qui atterrisaient à l'nette. 
Ces avions transportaient aussi les malades. quand ça pressait et. ?i 
l'occasion, les gens qui voulaient traverser au nord. Ils n'étaient pas 
tellement skuritaires, les portes etaienc parfois attachées avec de la 
broche et les passagers étaient assis sur des boites, parce qu'il n'y 
avait pas de bancs. On m'a souvent offert d'embarquer, mais je n'ai 
jamais accepte; je n'aimais pas courir après le danger et je me disais 
qu'il serait bien temps de me servir de ces avions, si jamais j'avais une 
urgence et que Ca devenait absolument necessaire. Heureusement, je 
n'en ai pas eu besoin. 

Le premier telephone avait t te  installé au pied de la côte chez 
Mailloux, bien avant ma naissance, mais dans les années suivantes, 
f a  s'est modernisé et quand i l  y a eu plusieurs téléphones, ils ont dù 
poser des poteaux en plus grand nombre. J'étais jeune quand on a 
bilcht des poteaux sur Ia terre de mon p h  et sur d'autres terres et 
j'ai aide à les transporter. Mon père et les autres ont dorme tous ces 
poteaux gratuitement et ils en ont aussi donne, lorsqu'est anivee 
l'électricité. Par la suite, on a installe des câbles sous le fleuve, on les 
amenait du nord à bord d'une goélette. On a choisi les endroits od il 
n'y avait pas de crans, pour les passer et les enîouir dans les terres. 

A ma connaissance, pas un homme de l'iIe n'a participé à la guerre 
de 1914-18 ni 3 celle de 1939.45. Il y en avait qui avaient I'àge d'y 
aller, mais ils refusaient et se cachaient. Les recruteurs. qu'on ap- 
pelait M. P. venaient à tout bout de champ, sans s'annoncer, mais ils 
l'apprenaient toujours à temps et allaient se cacher dans le bois. Les 
M.P. n'ont jamais  uss si à en attraper un seul. A ce temps-12. je 
travaillais 3 Montreal, mais j'ktais marié et avec les papiers pour le 
prouver. ils ne pouvaient nous enrôler parce que les hommes mariés 
Ccaient exemptés. On se faisait souvent arrêter sur la rue et on 
vérifiait nos papiei.6. Ils devenaient enragés et il ne fallait pas leur 
laisser n a  papiers dans les mains, car ils les déchiraient et ça nous 
causait du trouble. Je me suis fait arreter, un soir à onze heures, sur 
la me Saint-Laurent od j'btais allé m'acheter des vetements; on 
n'osait pas faire les fantasques, car i ls  ttaient armes et ce n'était pas 
rassurant. il y en avait parmi eux qui n'avaient pas un bon caractère. 

Quand j'ai fait ma jeunesse, je n'ai jamais eu de nombreuses 
blondes. Bien entendu, quand j'avais vingt ans, j'allais patiner avec 
les T - e s ,  sur les mares gelées, comme tous les garçons de mon âge. 
mais je ne pensais pas au mariage. Ma femme et moi. on se con- 
naissait depuis qu'on était au monde. on a éte élevés ensemble. 



J'admets que c'est moi qui l'ai demandée en mariage. mais c'est elle 
qui a poussé les affaires et vite, 3 part ça. 

Elle demeurait dam la première maison batie dans l'anse et, avec 
mes d c w  grands amis, Zenon et Désiré, j'ailais veiller chez elle. 
Comme son père ne nous offrait pas de boisson, on prenait nos 
prtcautions et on avait toujours notre petit flacon. dans nos poches. 
Au cours de la veil lk,  pendant les chants et les jeux de societe. je 
montais de temps en temps dans la cbambre d'en haut,  avec Desire et 
Zénon et là, on prenait un petit coup. puis on redescendait s'amuser 
avec les autres. 

Un soir que j'etais aU6 en haut plusieurs fois, j'étais un peu 
chaudasse et quand elle vient me reconduire à la porte, je la bloque 
entre les deux pones et je lui  dis, e n  farce: uÇa aurait de l'allure, si on 
se mariait.. Elle me répond: c J 3 . t ~  SOU?*. Le lendemain soir, j'arrive 
pour la veilik. elle m'accroche et me dit: *Ca a bien de l'allure, on se 
mariel*. Jetais pris, on est ailés au presbytère, mettre les bans, j'ai 
traversé au nord pour acheter les gages et mort habit de noce; deux 
semaines plus tard, on se mariait. 

Le jour des noces. la réception était chez ses parents et la deuxitme 
journee, c'était chez les miens. t a  troisième journée, ;'ai remis mes 
vieux habits et j'ai recommencé A travailler, car c'était la saison des 
récoltes et on n'avait que ça pour vivre; de toute façon, les voyages de 
noce ça ne se faisait pas, à l'&poque. Il y a 70 ans de ça et il me semble 
que c'&tait hier, je ne cornprenàs pas comment je l'endure depuis ce 
temps-là. 

Marie-Anne - T u  peux bien parler, c'est plutiit moi qui  t'endure, 
depuis 70 ans. 

Georges - On s'endure bien, tous les deux et jiespCre que ça va durer 
encore trés longtemps. 

Hermeline Bergeron, 90 ans 

- Évidemment. je n'étais pas née quand l'église actuelle a et& coa- 
struite, mais mon mari me racontait que du bois d'épinette ucilk4 
dans la charpente avait éte coupé sur notre terre qui Ctait, à l'épo- 
que, ceUe de mon pére. Celui-ci avait donne ce bois gratuitement 
et des équipes de volontaires l'avaient bdche et transporté. 

- Comme tout le monde. j'ignore si l'&lise a et6 construite sur 
l'emplacement de l'ancienne, mais il semble que ce soit le cas. Je 
crois aussi que la sacristie était là du temps de l'ancienne église, 
car elle est tres vieille. Notre tglise est très belle et nous en avons 
toujours Cté fiers. 

- Quand jëtais jeune fille, je n'allais pas souvent dans les soir& et 
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quand j'y allais. c'&tait presque toujours chez la parente. On dan- 
sait, mais pas les danses d'aujourd'hui; c'etaient des gigues simples 
et des danses carrees. Les hommes et les femmes n'avaient pas le 
droit de danser ensemble, c'etaic defendu par monsieur le Curé. 
On faisait aussi des jeux de sociéte et on chantait beaucoup. 

- J'ai connu Maurice. mon mari, au cours d'une soiree chez mon 
parrain. Je le voyais pour la première fois. je ne l'avais jamais ren- 
contré auparavant. IL m'a demandé pour me frtquenter et,  par la 
suite, il ;enait me voir tous les dimanches soirs. Mes parents 
étaient très severes et nous surveiHaient; à onze heures, il devait 
s'en aller. Les fréquentations ont duré deux am et quand on s'est 
mari&, en juillet 1915. j'avais dix-neuf ans. 

-Pour mon mariage, je portais une belle robe blanche en 
cachemire, garnie de soie dans le bas et un chapeau orné d'une 
plume d'autruche et d'une guirlande de fleurs. J'ai longtemps con- 
semé ma plume, mais je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Nous 
avons pris le repas de noce chez mes parents. 11 y avait du iagout, 
du rbti de porc, dee tartes de toutes sortes et des gâteaux. A cette 
époque, on ne faisait pas de voyage de noce. La messe de mariage 
était une messe basse ordinaire, sans decararions et sans chants. 
L'ete, on utilisait les caltches. l'hiver, les carrioles. Apres la messe 
du mariage, toutes les voitures de la noce faisaient le tour de I'fle, 
avec les maries, avant de revenir à la maison. L'&te, c'&ait 
agreable, mais l'hiver les gens trouvaient que cette promenade 
etait trop longue, surtout par gros froid. 

- Autrefois, les accouchements se faisaient a la maison, avec le con- 
cours des sages-femmes. Le temps venu, on envoyait les enfants 
chez le voisin en leur disant que  le gros corbeau allait passer, car à 
cette epoque, on ne parlait pas clairement de ces choses, devant 
les enfants. J'imagine qu'ils devaient quand meme se douter de 
quoi il s'agissair, puisque lorsqu'ils revenaient à la maison, il y 
avait toujours un nouveau bebé, mais les enfants n'étaient pas 
habitub à questionner les parents. Apres l'accouchement, on 
restait au lic pendant une semaine. Parfois, c'etaient les voisines 
qui venaient donner un coup de main, parfois, I'ainCe de la 
famille était a s s a  âgée pour tenir la maison et prendre soin des 
plus jeunes. 

- La grosse crise tconomique, nous on n'en a pas tellement eu con- 
naissance. car notre terre nous fournissait a peu p r b  tout ce qu'il 
fallait pour nous nounir. Ce sont les gens des villes qui en ont le 
plus souffert parce qu'ils n'avaient pas de travail et pas d'argent. 
C'ttait aussi le temps de la prohibition et à l'automne, les 
navigateurs ramenaient du whisky de contrebande, à pleins 
bateaux. Ils allaient le chercher aux iles Saint-Pierre et Miquelon; 
mon mari achetait sa provision pour l'hiver. mais je n'aimais pas 
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ça du tout qu'il achete du whisky de contrebande. Certains en 
cachaient dans le bois, en enterrant les cmches sous les arbres. 
Bien des annees plus tard, on a retrouve de ces cruches qui avaient 
été oubliées dans le bois. Les gens fabriquaient aussi une sorte de 
boisson domestique, base de fruits ou de racines et il s'en con- 
sommait beaucoup. Quand on a dtmoli certaines vieilles maisons, 
les ouvriers ont retrouvé des serpenrins d'alambics, entre le pla- 
fond du grenier et le roit. 

- C'était aussi l'epoque où les labours se faisaient encore avec des 
bœufs attelks a u  charrues et OB les hommes aimaient mesurer la 
vitesse de leurs chevaux, sunout le dimanche, au retour de la 
messe. Ils se lançaient des defis et c'est à qui aurait le meilleur 
cheval et le plus rapide. Ce sport donnait lieu à de nombreuses 
obstinations, sut le perron de I'eglise et parfois ces discussions 
tournaient P la chicane. 

- Ces coutumes ont bien s5r disparu avec I'av5nement de l a  mecani- 
que et de la modernisation et les temps ont bien change depuis ma 
jeunesse qui a quand rnérne été une belle époque. 

Joseph Eaforêt, 85 ans et sa mur Alice, 82 ans 

Joseph - J'ai fait connaissance avec Ja petite école de la Baleine, 
bien avant d'avoir I'âge d'ttudier. Ma sœur Valère, qui avait fait son 
cours d ' ho l e  Normale ii la Baie Saint-Paul, était revenue enseigner 
dans cette vieille école et quand je n'avais que quatre ou cinq ans, 
elle m'y amenait et me gardait avec elle, pendant les heures de classe. 

On commentait jeunes à travailler sur la terre et la plupart des en- 
fants cessaient de fréquenter l'école, tout de suite apds leur commu- 
nion, vers I'sge de onze ans. Moi, j'ai &té plus chanceux, j'ai pu 
etudier jusqu'à 1'8ge de quatorze ans ce qui, dans Je temps, etait très 
avance. 

Comme les autres, j'ai fait ma communion vers l'âge de onze ans, 
apres avoir marche au  catechisme pendant trois semaines. Comme 
on demeurait 5 quatre milles de l'eglise et que les hommes qui 
travaillaient aux  champs n'avaient pas le temps d'atteler et de venir 
me conduire, je marchais les quatre milles, aller et retour. donc huit 
milles; j'ai fait ce trajet tous les jouis, pendant trois semaines. Je par- 
tais le matin, de bonne heure, pour entendre d'abord la messe et en- 
suite assister à l'instruction religieuse qui durait tout l'avant-midi. Je 
revenais à la maison pour le dûier et,  après le repas, je montais 
travailler aux champs pour le reste de la journte. Je portais ce qu'on 
appelait des souliers de wbeun, espèces de bottes en cuir de boeuf que 
je fabriquais moi-méme sur des formes de bois. Mais tour ça ne me 
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semblait pas dur, c'&ait nonnal, j'etais dans la fleur de l'âge et j'étais 
en forme; i l  faut dire qu'à cette epoque, le fameux stress était incon- 
nu. 

Alice - Pour leur communion, les filles porraient la robe blanche et 
le voile, les garcons, un brassard blanc au bras. Personne ne corn- 
muniait avant l'âge de dix ou onze ans. C'est Pie X qui, plus tard, a 
donné aux enfants la permission de communier à sept ans, ce qui 
était suppose être l'age de raison. 

Joseph - Tous les trois ans. 1'Cvéque venait confirmer. II arrivait par 
bateau, dam l'anse 03. toute la paroisse était réunie pour le recevoir. 
Une vingtaine de personnes étaient a l ignb avec les fusit et tiraient 
une salve d'honneur pour l'evêque, pendant qu'on le conduisait à 
I'eglise. Le marguillier en charge et sa femme agissaient officielle- 
ment comme parrain et marraine de tous les conf imb .  Pour la con- 
firmation, les enfants etaient habillés comme pour leur communion. 

Alice - Cependant, chacun avait dans sa famille un parrain au  une 
marraine de confirmation, selon qu'il s'agissait d'un garçon ou d'une 
fille. Pour cette occasion, la Eamille organisait une petite fête. 

Joseph - Les grandes personnes allaient se confesser le dimanche, 
avant la messe. Une fois par mois, on instauait un confessionnal dans 
l'&cote et tous les enfants devaient se confesser. Le dimanche, à peu 
près une demi-heure a p r h  la messe. c'était la célebration des Vépres. 
11 n'ttait pas question de  faire ça en fin de journ&, parce que 
beaucoup de gens demeuraient trop loin et n'auraient pas pu revenir. 
Monsieur le Curé etait très sévére et il fallait que tout le monde at- 
tende, apres la messe, pour assister aux V é p ~ s .  

On prétend que l'église actuelle a ete batie par-dessus la vieille, du 
moins, c'est ce que disait mon père. 11 me racontait aussi que tous les 
paroissiens ont contribué benévolement à la constmction, avec des 
materiaux provenant de 1'Ue même, excepté la tBle de la toiture qu'ils 
ont dû acheter. La charpente et les colonnes sont toutes faites avec les 
epinettes hochées sur la terre de Maurice Bergeron. Les pierres ont 
éte prises un peu partout. sur I'fle, les hommes cherchaient de beiles 
pierres. pas rouillks et quand ils en avaient trouvé, ils les transpor- 
taient jusqu'8 l'église oii elles Ctaient t a i l l h .  Les pierres Ctaient 
jointes avec du mortier qui est un mélange de chaux et de sable. c'est 
beaucoup plus solide que le ciment actuel. On empilait des pierres à 
chaux, on y mettait le feu, la pierre bnllait et i l  ne restait que la 
chaux qu'on melangeait au sable. Presque toute Ia pierre à chaux qui 
a servi A la construction de l'eglise a été extraite au pied de notre 
cbte, par du dynamitage: si vous allez voir, vous verrez bien les 
traces, à l'endroit où on a dynamite. 11 existe aussi de la pierre à 
chaux, au pied de la cbte de la Roche-Pleureuse. On dit que le mur 



du côté nord de l'église aurait ete construit avec les pietres de I'an- 
cienne église. La sacristie etait sùrement à l a  même place, mais elle 
aurait été rallongik d'une dizaine de pieds. 

Cinq prêtres ont été enterrés sous l'église, mais il y a dû avoir 
beaucoup d'autres morts enrerrb 18. Quand les ouvriers ont creuse la 
cave de I'Qlise, pour installer le chauffage central. ils ont trouve bien 
plus d'ossements qu'il n'aurait et6 suppos6 y en avoir pour sedement 
cinq personnes. C'est ce qui laisse supposer que vraiment, l'eglise a 
étt  teconsmite exactement au-dessus de l'ancienne; ses fondations 
sont soudées dans le roc. Dans la cave et aussi dans Le grenier. les 
ouvriers ont remarque des chevrons qui n'auraient aucun rapport 
avec la bât& actuelle; on pense que ce seraient des pieces de bois de 
l'ancienne tglise qui ont été laissées là parce qu'elles ne nuisaient pas. 

L'ancien cimetière Ctait situé en arrière de la sacristie, côté sud- 
est et s'étendait jusqu'au pied du cap. À un moment donné on a 
manqué de place et on a ajouté de la terre pour relever le terrain et 
enterrer sur une deuxième rangke; il y a eu des corps enterrés sur 
trois rangs de profondeur. 

Alice - À cette époque, les morts n'étaient pas ernbaumb et ils 
étaient exposés à la maison, ordinairement dans le salon. On les 
habillait de noir et on les exposait sur des treteaux ou parfois sur des 
chaises, d'oh l'expression *être sur les planches*. On ne mettait le 
corps dans le cercueil qu'au moment de partjr pour les funérailles, à 
l'église. 

Joseph - Le cercueil était fabrique à la maison, par les parents du 
défunt ou par des voisins; on m'a souvent demande pour fabriquer 
des cercueils. La boite elle-méme etait géneralement en bois de pin. 
parce que c'était le bois qui se travaillait le m i e u .  On rembourrait 
l'intérieur avec un rang d'ouate qu'on recouvrait d'un tissu blanc; on 
faisait un petit oreiller recouvert du même tissu. Ensuite on entourait 
l'extérieur avec du drap gris foncé ou noir; le couvercle etait ouvert a 
pleine longueur. On mettait de la chaux dans le cercueil. entre la 
ouate et la doublure de tissu. 

Aiice - On veillait le corps. jour et nuit, pendant deux jours com- 
plets; les amis, les parents. !es voisins venaient veiller au corps avec la 
famille. A couLes les heures, on se mettait à genoux et on récitait un 
chapelet. II fallait faire manger tout le monde et, en plus du d b e r  et 
du souper. il y avait le rbeiiion, à minuit, avec sandwiches, pst& à la 
viande et tartes. Le dernier soir, le réveillon était servi & 11 heures, 
parce que  les gens dcvaient é w  i jeun depuis minuit, pour com- 
munier le lendemain, à la messe des funérailles. 

J w p h  - Après deux jours, on mettait le corps dans le cercueil et on 



se rendait B l'église, pour les funkrailles. Avant de descendre le cer- 
cueil dans la fosse, on enlevait le crucifix des mains du mort et on le 
remettait à la famille. Puis, on dévissait les poignées et on les mettait 
de  c8tC pour le prochain cercueil, car elles étaient très rares et on 
avait de la misère A en trouver. Je ne me souviens pas du corbillard 
utilist au dtbut du siècle, mais le dernier qui a appartenu à la fabri- 
que a tte acheie en 1922. On le remisait dans un petit garage, non 
loin de l'eglise et il servait gratuitement pour tous les paroissiens. Le 
jour des funtrailles. un homme de la famille arrivait avec un cheval, 
l'attelait au corbillard et, après la céremonie, le ramenait dans le 
garage. L'hiver, tes roues étaient remplactes par des sortes de skis en 
metal. Ce corbillard a éte vendu à l'encan, A la porte de l'église, le 26 
mars 1960 et, chose curieuse, on a trouvé tout de suite un acheteur. 

Alice - Quand un homme mourait, sa veuve s'habillait en noir des 
pieds à la tete et,  pendant un an, devait porter ce qu'on appelait une 
pleureuse. C'était un long voile noir qui tratnait jusqu'à terre. il etait 
attaché A son chapeau. Un veuf, lui, ne portait qu'un brassard noir 
au bras, pendant un an.  Pour le deces d'un père, d'une mère, d'un 
frere ou d'une sœur, on portait du noir pendant un an. 

Dans ce temps-là, on baptisait un enfant, la journee même de sa 
naissance au  le lendemain. au plus tard. Même l'hiver. par gros 
temps, on partait quand même pour aller faire baptiser, on em- 
maillotait le bebe, double par-dessus double. Le baptême avait lieu à 
la sacristie et, la plupart du temps i l  n'y avait que le parrain et la 
marraine, le père n'y allait pas. C'est pour ça qu'il y a tant d'erreurs 
sur les noms, dans les registres. On choisissait le parrain et la  mar- 
raine dans la parenté, d'habitude un du c8té de la mere, l'autre du 
cbté du père. 11 n'y avait pas de fête pour un baptême, c'était moins 
solennel qu'aujourd'hui. Parfois, le bebé mourait presque tout de 
suite aprés sa naissance, alors on l'ondoyait à la maison. La mortalité 
infantile était tres élevk, à cette époque. Les vitamines n'existaient 
pas et on ne mangeait pas de steak tous les jours. Les enfants etaient 
nourris à la sauce à la patate et quand ils tombaient malades. ils 
n'étaient pas assez forts pour rbister. II n'y avait pas non plus d'an- 
tibiotiques et nos bobos mettaient d u  temps à guerir. On se soignait 
avec des remèdes qu'on fabriquait: des emplâtres de moutarde, du 
Painkiller, de l'huile de ricin pour faire baisser Ia température, de 
l'herbe de plantain qu'on mettait sur les plaies, les bains chauds et les 
lainages pour suer les grippes. Ça donnait plus ou moins de bons 
résultats et, bien souvent, la personne mourait, faute de soins ap- 
propries. 

Joseph - Comme tout le monde, on allait souvent s'occuper des 
malades. On faisait venir un medecin de la Baie Saint-Paul ou on 
traversait le malade au nord, en canot. J'ai même traversé des morts, 
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en canot, Enfin, de 1996 ;1 1950, on a eu des gardes-malades et 
depuis 1950, on a les bons senices d u  docteur Gérard Matte qui, 
malheureusement pour nous, prend sa retraite cette année. 

Dans le temps de la contrebande, la plupart des gens de I'fle fabri- 
quaient une sorte de boisson qu'ils appelaient de la orbitte et même 
les enfants en buvaient. A un moment donne, sept enfants sont morts 
dans peu de temps et on prétendait que c'était parce qu'ils avaient bu 
de cette boisson; monsieur le Curé est intervenu, pour faire cesser 
cette fabrication. 

Alice - Quand on etait jeunes, nos sports n'étaient pas nombreux. 
L'hiver, on patinait sur les mares gelées, il y en avait une juste 
derrière notre maison. Certains hivers. les battureç du fleuve Ctaient 
tellement prises qu'on pouvait se rendre dans l'anse en patjnant, par  
les battures. 

Joseph - Nos patins etaient faits d'un morceau de bois dans lequel 
on entrait une lame de faucille; on l a  attachait fi nos chaussures, 
avec des courroies de cuir. On glissait aussi dans nos cbtes, avec des 
petits traîneaux, mais le plus excitant, c'était la traine à voile. On in- 
stallait une voile sur une grosse traine à clievaw et on s'envoyait avec 
ça dans les côtes, en dirigeant avec nos mains et nos pieds; quand il y 
avait le moindrement de vent, Ca filait vite mais c'&ait trPs 
dangereux. Les courses de chiens étaient aussi bien populaires. On 
ne connaissait pas encore les skis, c'est venu beaucoup p l u  tard. 

L'eté. pour aller 2 I'eglise. on descendait la cbte et on prenait la 
route de ceinture de l'île. L'hiver, quand il y avait assez epais de  
neige, on se balisait un chemin à travers les champs, juste où est la 
route actuelle qui n'existait pas, dans le temps. On utilisait ce 
chemin pendant tout l'hiver et jamais les tempetes ne nous ont 
empêchés de nous rendre à I'kglise. On ne s'habillait pas outre 
mesure, des fois on ne portait pas de foulard, on n'avait que des mi- 
taines de laine, mais on ne souffrait pas du froid, on était jeunes et 
rbistants. Aprb la mme. on lunchair en jasant sur le perron de 
l'église, en attendant les Vêpres, ou on s'en allait dans la salle publi- 
que. Les hommes se tenaient dans une partie de cette salle et les fern- 
mes, dans l'autre; il y avait une porte de chaque côté. Sur le terrain 
de la fabrique, prPs du garage du corbillard, il y avaic plusieurs 
petites étables en planches, pour abriter les chevaux pendant qu'on 
assistait à la messe. Monsieur le Cure nous louait une place pour 
l'hiver, ça coatait $4.00. On rentrait le cheval dans l'étable et la car- 
riole restait dehors; jamais on ne s'est fait voler, ni les chevaux, ni les 
choses qu'on laissait dans les carriols, le vol on ne pensait jamais à 
ça. Plus tard, il y a eu plus d'automobiles et de snowmobiles que de 
chevaux et, un dimanche matin, on s'est aperçus que monsieur le 
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dirigeable qui est monté jusqu'8 Montréal. 11 est passé par le sud de 
I'tle et on est montés dans le haut de nos terres pour le voir passer: 
c'était beau à regarder. II s'est arrête à la hauteur de l'île-aux-crues 
et n'est reparti qu'à la noirceur. Il y en aurait un autre, le R-101, qui 
serait venu I'aiinée suivante, mais il a da passer ailleurs, ici on ne l'a 
pas vu, à moins qu'il ne soit passe de nuit. 

Alice - J'en reviens à nos divertissements de jeunesse, dans le temps 
des Fêtes. Le Jour de l'an, c'ttait seulement une fête de famille, 1- 
cavaliers n'allaient pas chez leurs blondes; le lendemain. le 2 janvier, 
c'était leur tour. Ensuite, il y avait le Mardi-gras, mais le plus plai- 
sant c'&ait la Mi-carême. Ça, c'est une vieille tradition, ça doit 
exister depuis très longtemps. Quand j'étais petite fille, il en venait 
chez nous, des gens déguis& qui, toute la journ6-e faisaient le tour des 
maisons de l'île. Ils faisaient ca à pied, mais ils trafnaient leurs petits 
flacons et se rkchauffaient en chemin. Avec ce que les gens leur of- 
fraient, iis devenaient un peu chaudasses, vers la fin de la journée. 
Chez nous. c'&ait la maison renornmk pour recevoir les mixaremes. 
On allait jusqu'à leur serrir le souper, ils se trouvaient bien reçus, 
c'est pour ça qu'il en venait beaucoup. 

Joseph - C'est pendant la rni-careme qu'avait lieu. dans l'école, la 
veillée des &mes dont les profits servaient à faire dire des messes pour 
les dCfunts de la paroisse. Le syndic en poste s'occupait de recueillir 
par les maisons differents objets qui étaient revendus, lors de cette 
soir&. À l'été, il y avait la criée sur le perron de l'eglise. On y vendait 
des quartiers de boeuf ou de lard. des cochons et des poulets vivants. 
Tout ça était aussi donné par les gens et l'argent revenait & la fabri- 
que. c'ttait une sorte de souscription pour la paroisse; parfois, c'était 
monsieur le Cure qui faisait monter les enchères. II fut un temps où 
le curé devait cultiver un bout de terre, pour assurer sa subsistance. 
Les paroissiens devaient payer une dlme de quatre pour cent de leurs 
récoltes de patates, de blé, de grain et fournir aussi du bois de chauf- 
fage. S'il y avait un surplus, le curé pouvait le vendre et se servir des 
revenus pour vivre. A une certaine époque, une famille vivait au 
presbytère, avec le curé; à ce moment-12, la paroisse comprenait I'fle 
entière. 

Alice - L'de a eté divis& en deux paroisses, en 1928. L'église de 
Saint-Bernard a t t e  construite cette annee-là, mais la paroisse n'avait 
pas encore de cure. C'est lors de la benédiction du monument. à 
Saint-Bernard, que les gens de cette paroisse demandèrent à l'éveque 
de leur nommer un curé, ce qui fut fait en 1949. Le monument de 
Saint-Bernard a &te conçm par monsieur Bellerive, un historien, qui 
soutenait que la premiére messe avait éte dite à cet endroit. Ce fut 
une grande féte, il vint des visiteurs de partout, des députes, des 
membres du clergé, tous les gens de l'!le y mistaient. L'événement 



fut couvert par les journalistes du Soleil, un journal de Quebec. 

Joseph - Je n'ai pas connu monsieur le Cure Onésime Lavoie, mais 
j'en ai bien entendu parler par mon père qui me disait que ce cure 
ttait très malin et se fachait souvent. J'ai bien connu monsieur le 
Cure Pascal Lavoie; lui, il était moins sévère, mais il avait quand 
meme refuse la communion à des filles qui s'ttaient fait couper les 
cheveux 3 ta garçonne. quand c'est devenu la mode. Monsieur Pascal 
Lavoie a &te le premier sur l'île à posseder une automobile, c'&ait en 
1926. Moi, j'ai achete la mienne \'ann& suivante, en 1927. L'annee 
financiere avait été bonne, les patates se vendaient au prix de $4.00 
la poche de cent livres, ce qui était très tlevé. Je me suis achete une 
voiture neuve, une belle Ford à pedales, avec les commandes au pied 
et le gaz à la main. Armand tajoie me l'a rarnenee de Quebec, à 
bord de sa goelette: il est accosté dans l'anse et comme il  n'y avait pas 
de quai, on a descendu la voiture de la goelette, sur des madriers. 

C'est monsieur le Cure Jean qui a fait effectuer les réparations A 
l'eglise, en 1955. Les murs étaient lambrissés en planches et peinturb 
en brun, le haut qui était en plâtre etait tout craque. On a recouvert 
le bas des murs et les colonnes, en arborite: on a peinture le haut  tout 
uni et on a fair disparaltre du plafond les belles €toiles qu'il y avait, 
comme dans la voùte du firmament. En 1958, monsieur le Curé St-  
Pierre a fait démolir le vieux presbytère bâti en 1855. C'Ctair une 
belle maison de style canadien, bâtie bas par protection contre le 
vent, mais haute de solage. L'interieur était en planches; c'était t rh  
grand, il y avait une chambre spéciale pour l'éveque qui venait tous 
les trois ans, i l  y avait de belles portes d'arche. Monsieur St-Pierre 
disait que c'éiait humide et difficile à chauffer, que c'était trop vieux 
el pas reparable. ,Plusieurs n'aiment pas le presbytere actuel, ils di- 
sent qu'il ressemble à une maison ordinaire. que l'autre était plus 
beau. C'est vrai que, maintenant, les gens ont recommenct à con- 
struire dans le style canadien. 
Alice - Avant que l'electricite soit insrall& sur l'?le. on faisait notre 
propre klectricite au moyen d'une éolienne qu'on avait sur le toit, ça 
fait plus de quarante ans de ça. Ça nous permettait de pouvoir 
écouter la radio. on était modernes. Les gens venaient ici, ecoucer 
l'mission de Seraphin, c'&tait Hector Charland qui faisait Seraphin 
Poudrier; à sept heures. il y avait le cliapelet, avec les gens de l'ar- 
chevêche de Québec. 

Joseph - On suivait aussi les joutes de hockey, avec le club Canadien 
de Montreal et Maurice Richard. Je me souviens comme on etait ex- 
citb, le soir de l'émeute, au  Fonim. On l'écoutait à la radio parce 
que, mCme si la telévision existait, on n'avait pas encore acherf. la 
notre: la première télévision, sur l'!le, a été achetée par l'hôtel de la 
Roche-Pleureuse. 



Marie-Anne Berthe Harvey, 84 ans 

- Ma rnere était sage-femme et s'absentait souvent pour aller faire 
des accouchements. D'après moi, elle a mis au monde pas moins 
de quatre cents enfants; pour exercer ce métier, elle avait dil 
obtenir un permis, à la Baie Saint-Paul. Le prix d'un accouche- 
ment etair de $1.00, peu importe le nombre d'heures qu'elle 
devait passer auprès de I'accouchée, d'habitude plusieurs heures 
avant et souvent, plusieurs heures après I'accouchement lorsqu'il y 
avait des complications; quand un enfant mourait, elle l'ondoyait. 
Un des p~emiers accouchements qu'elle avait fait, c'était chez un 
de mes oncles et il n'avait pas voulu la payer parce que c'était un 
dimanche et il disait qu'on ne devait pas payer avec de l'argent 
pour des services rendus un dimanche. J'ai eu l'occasion de l'ac- 
compagner une fois, alors qu'elle est allée accoucher ma sœur 
mais, ordinairement, ejle ne m'amenait pas avec elle. Plus tard, 
quand les gardes-malades sont arrivees sur I'PIe, le prix d'un ac- 
couchement est monte à $5.00 et on trouvait que c'&ait cher. 

- Quand il y avait un malade dans une famille, les gens de la maison 
le soignaient jour et nuit, mais les voisins et amis allaient les aider 
aussi longtemps que la maladie durait, surtout pour veiller le 
malade pendant la nuit. Ça permettait à ceux qui s'en etaient oc- 
cupé pendant la journee de se coucher et de se reposer pour 
reprendre le collier, le lendemain. Comme on avait bien con- 
fiance en ma m h e .  on faisait appel à elle, plus souvent qu'à son 
tour et je l'ai accompagnée bien des fois. pour aller veiller des 
malades plusieurs nuits dlaffilCe. Meme que  dansune famille, il y 
avait eu deux personnes malades en même temps et que  ça avait 
duré plusieurs semaines. A un moment donné, on n'avait pu se 
rendre auprès d'un malade, parce que c'était trop loin et qu'on 
n'avait pas de moyen dc transport et monsieur le Curé nous avait 
fait d e  gros reproches. 

- Quand j'etais petite fille, la mode n'était pas ce qu'elle est au-  
jourd'hui. On portait des vêtements en etofFe du pays, tous con- 
fectionnés % la maison. Mon père prenait son canot er allait porter 
un stock de laine brute, à la Baie Saint-Paul oh il y avait un 
moulin special pour carder la laine, puis il retournait chercher 
cette laine lorsqu'elle était prête. Elle était ensuite filée et tisske 
chez nous; me mPre cousait toutes nos robes et autres vêtemenu. 
Les f i l l a  ne portaient jamais le pantalon, méme pour travailler 
aux champs. 

- À l'automne, les hommes faisaient boucherie et on donnait une 
piece de viande à chaque famille de la parente. On salait le reste, 
la viande grasse et la viande maigre separement. La viande grasse 
se mangeait salée et on dessalait la viande maigre. au fur et à 
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mesure de nos besoins, pour faire les pâtés de viande, les cretons et 
les rôtis de porc. Par contre, certains aimaient mieux les pâtés 
faits avec de la viande salPe; un des cousiru de mon mari ne 
mangeait que des pates à la viande salée. il prtférait ça. 

- Pendant le carême. toutes les personnes de vingt et un ans et plus 
etaient obligks de jeùner. Le midi, on avait droit à deux onces de 
nourriture, un bol de soupe avec des biscuits soda, il n'&ait pas 
question de dessert; même 3 partir de seize ans, il fallait se pnver 
et faire pknitence. Dans certaines famille., ils cachaient au fond 
d'une armoire, les chaudrons pour cuire la viande et ils 
mangeaient du poisson. pendant quarante jours; un voisin m'avait 
dit:  chez nous, l'armoire à provisions est vide pendant tout le 
careme, on n'y garde aucune nourriture.. 

-Je n'avais pas encore dix ans, lorsque j'ai fait ma prerniere com- 
munion. C'ttait au printemps et avant, j'ai marché au catéchisme 
pendant trois semaines. Ça M faisait dans la sacristie et. chaque 
jour, monsieur le Curé nous questionnait sur les réponses du petit 
catechisme; on devait les apprendre par cœur. Je me souviens en- 
core du cantique qu'on avait chanté, le matin de notre commu- 
nion: 

J'engageai ma promesse au baptême 
Mais pour moi, d'autres firent serment 
En ce jour, je réponds par moi-même 
je m'engage, aujourd'hui, librement 

- Par la suite, on allait communier tous les dimanches et on devait 
être à jeun depuis la veille, à minuit. sans manger ni boire, même 
de l'eau. La communion se donnait avant la messe et aprh notre 
action de grace, on mangeait des biscuits qu'on avait apportés, 
pour prendre des forces pour entendre la messe, car Ca faisait long 
sans manger. 

- Mon grandapère ne cultivait que des patates et pour le reste. il 
s'approvisionnait à la Baie Saint-Paul. Nous, on avait des vaches 
e t  sur notre terre, on cultivait des patates, du blk et du foin pour 
noumr les animaux. Mon pPre avait une goelette quatre 
voiles,la Rosarja et il montait vendre ses patates i Québec; mon 
mari. quand il était garçon, a beaucoup navigué avec mon p h .  
Un jour, i l  faisait une grosse tempête de nordet et mon père devait 
embarquer avec un chargement. mais il hhitait 2 cause du 
mauvais temps. Il en a parle a monsieur le Curé et cetu.i-ci lui a dit 
de partir quand mtrne, qu'il ne lui arriverait rien. 11 est parti et, 
en fait, le voyage s'est bien passé. En ce temps-là, presque chaque 
famille etait propriétaire de sa propre goélette. 



- L'hiver, les hommes allaient travailler aux chantiers de la Baie 
Saint-Paul. Ils traversaient en canot sur les glaces, en partant du 
mouillage de Cap-au-Corbeaux. Ils apportaient des chaudieres 
pleines de nourriture car. aux chantiers. on les logeait, on leur 
donnait des paillasses de foin pour dormir, mais on ne leur four- 
nissait pas la nourriture. Ils revenaient en fin de semaine et repar- 
taient le lundi, avec des provisions pour la semaine. 

- À l'école, pendant les rbcréations, on s'amusait à toutes sortes de 
jeux. on faisait des rondes en chantant, on avait du plaisir, on ne 
s'ennuyait jamais. On nous donnait une vacance au printemps, 
pour qu'on puisse aider nos parents à planter les patates et une 
vacance à l'automne, pour aider à les récolter. Pendant I'eté, on 
avait aussi comme travail de faire la chasse aux mouches qui se 
collaient aux plants de patates et les mangeaient; il fallait d'abord 
attraper Ics pères, ceux qui  avaient des barres noires, car c'€tait 
surtout eux qui mangeaient les plants. 

- Souvent, monsieur le Cure devait aller porter la communion à une 
personne malade. 11s partaient deux voitures, le charretier de la 
première en  avant avair une cloche et la sonnait tout le long du 
chemin, pour annoncer que le bon Dieu s'en venait: monsieur le 
Curé suivait dans la deuxiéme voiture. Quand on entendait la 
cloche, on sortait tous des maisons et on s'agenouillait pour adorer 
le bon Dieu qui  passait. Un jour, monsieur le Curé était allé porter 
le bon Dieu B une femme malade. II venait de repartir quand un 
voisin qui était allé à la chasse arrive chez ces gens pour leur ap- 
porter de la viande fraîche. TI tenait une carabine neuve à la main 
et voulait la montrer au mari. Celui-ci, sans penser, prend la 
carabine. vise et tire, mais le coup ne part pas. Le voisin, tout 
bl@me, sort dehors avec la carabine, tire en l'air et le coup part, 
car la carabine était vraiment chargée. On a dit que c'&ait un 
miracle que le coup ne soit pas parti dans la maison, que c'ttait 
parce que la femme malade venait de recevoir le bon Dieu. 

- Nos loisirs de jeunes filles, c'&ait de tricoter, filer, carder; on 
échiffait des guenilles pour tisser des draps, on appelait ça bar- 
rater. On taillait aussi les guenilles qui servaient à tisser des 
catalognes. On s'eclairait 2 la lampe fi huile et on se couchait de 
bonne heure. 

- Mais. on avait aussi les soirées, chez les voisins. les amis, la parente 
et les soirées de la mi-carême. Dans ces soir&. il y avait de la 
danse, mais les hommes et les femmes n'avaient pas le droit de 
danser ensemble; on chantait et on faisait des jeux de societk. 
Dans un de ces jeux, lorsque tous les gens Ctaient assis, chaque fiHe 
devait aller demander à un garçon d'@tre son cavalier pour la 



soir& et, pour Ca, devait l u i  chantm une chanson; lorsqu'il accep- 
tait, le garçon devait lui chanter une chanson i son tour et on 
faisait ça jusqu'g ce que tous les couples soient formés. Un soir, 
j'arrive devant un garcon, Louis Lapointe, et pour le taquiner, je 
lui chante: 

Quand j'aurai mes dix-huit ans 
M'en irai dans un couvent 
Un couvent de religieuses 
Pour y passer une vie heureuse 
Je n'aurai pas besoin d'amant 

Lui, il se leve, se plante debout devant moi et commence: 

Les petites filles qui font des sœurs 
Pensez-vous qu'elles ont du cwur 
Pas toujours, pas toujours 
Si vous êtes un beau garçon 
Pensez-vous qu'elles diront non 
Pas toujours, pas toujours 

II avait chante cette chanson pour se venger, mais on a passe la 
soirée ensemble et on s'est bien amusés. En ce temps-là, i l  n'y avait 
que la musique à bouche. pour faire de la musique pour danser. 

- J'ai eu la grippe espagnole, en m@me temps que mon Irére NoEl. Je 
travaillais A passer le lait dans l'kcrkmeuse. quand tout à coup je 
me suis sentie mal et quelques minutes après j'étais écrasée; pres- 
qu'en même temps, mon frère rentrait des champs, malade lui 

aussi. Ma mère nous a couch& tous les deux, entourés de briques 
chauffées et enveloppb dans de grosses couvertures de laine; elle 
nous a fait boire beaucoup de  cafk tr& chaud et c'est ainsi qu'elle 
nous a fait suer notre grippe. 

- Quand le tremblement de terre a eu lieu, en 1925, un de mes en- 
fants,Joachirn. avait la coqueluche. II venait de s'etouffer en tous- 
sant et j'essayais de le ranimer quand j'ai senti la grosse secousse, 
la première. C'etait la panique partout, les gens avaient peur et, le 
lendemain, beaucoup étaient a l lh  se confesser. Lorsque le R-100 
est passe au-dessus de I'ile, je venais d'accoucher et ma m2re a 
pousse mon lit pres de la fenetre, pour que je puisse le voir passer. 
Je me souviens aussi de l'hiver ail les petits avions ont commence ?t 
traverser à 1'Ple. Ils decollaient de chez Pierre Boudreault et atter- 
rissaient 2 la méme place, au retour. j'en ai pris un pour traverser 
au  nord. une fois que j'avais affaire à monter à Montréal. On 
n'avait pas encore de radio, il y avait seulement un teléphone au 
central et un autre au  bout de l'lle; il y avaic trts peu de magasins, 
seulement deux ou trois. 
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-Je me suis mariée en janvier et, ce jour-là, un lundi, il faisait une 
tempête de suroit. On etait trois couples qui se mariaient à la 
méme heure, les deux autres couples étaient des gens de l'anse; je 
me rappelle surtout qu'une de ces deux mariées était tellement 
poudree qu'elle avait la figure blanche comme un drap. On s'est 
maries dans la chapelle de Sainte-Anne et, pour la cerbnonie, je 
portais une robe de popeline beige, pe r l e  et brodk.  II n'y avait 
aucune décoration spkiale dans l'église et pas de chant. A ce 
moment-18, la chaire n'&ait pas oa elle est maintenant; dans la 
chapelle de Sainte-Anne, il y avait une petire estrade, avec des 
marches et c'est I &  que monsieur le Curé faisait ses sermons; le pla- 
fond avair encore ses belles ttoiles d'or sur le fond bleu. 

- Dans la carriole, en revenant de l'église. on en a profite pour s'em- 
brasser. A cette époque, les jeunes qui se fréquentaient n'avaient 
le droit de s'embrasser qu'au Jour de l'an. Une fois mariés, on 
avait le droit et on s'est embrasses à notre gobt. 

- te repas avait lieu chez mon grand'père et, avant, je me suis 
chan* de toilette, j'ai m i s  un costume bleu marine e t  un 
chapeau de la mëme couleur, garni d'une grande plume bleu 
pile. La noce a dur6 toute la journée et, le lendemain, la fête s'est 
continu& chez l a  parents de mon mari, Comme la veille, on a eu 
de la musique, du chant. des danses et des j e u  de societC. de gros 
repas. 

- On est aussi al!& rendre visite aux gens qui nous avaient invit& à 
aller les voix. Le dimanche qui prkédait le mariage, les promis 
faisaient leurs invitations aprés la messe, sur le perron de I'eglise. 
Pendant la semaine, les peres passaient par les maisons pour in- 
viter ceux que les futurs mariés n'avaient pu rencontrer ?t la porte 
de l'kglise. Les gens qui ne pouvaient venir à la noce nous in- 
vitaient à aller les voir chez eux et c'est ce qu'on a fait, au cours de 
la deuxième jourde. 

Une soir& à la salle de 1'Age d'or 

Les h o m e s  ont toujours prétendu que lorsque plusieurs femmes 
se rencontrent, elles parlent tellement que personne d'autre ne peut 
placer un mot. Toutefois, l'expérience a prouvé que le méme 
phénomène se produit, mais en pire, lorsqu'il s'agit d'un groupe 
d'hommes. Alors, imaginez ce qui arrive quand des dizaines d'horn- 
mes et de femmes, réunis pour une soirée, racontent à qui mieux 
mieux leurs souvenirs d'enfance et de jeunesse. 

Le courageux jeune homme qui est al16 les rencontrer, ce soir-là, a 
pu, malgré tout, obtenir des details intéressanw sur certains 
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benernents passes et a kgalement recueilli quelques recits humoristi - 
ques. Êtant donné que les gens de l'île, comme d'ailleurs tous les 
descendants de la vieille France, sont les dignes héritiers de l'esprit 
latin, certaines anecdotes un peu piquantes ne peuvent etre relatks 
dans ce livre. 

- En 1877, un premier teléphone fut instaliC sur l'lie, dans un arbre, 
au pied de ta cote chez Maillow. 11 était mis gratuitement à 
l'usage de tous et les gens qui se trouvaient sur les Lieux, lorsqu'ar- 
rivait un appel, devaient transmettre le message à c e u  à qui il 
était destine. 'En 1994. quelque cinquante.sept ans plus tard, il y 
avait sur I'ile dix-sept postes de telephone. 

- La premiére succursale de la Banque Nationale a été ouverte sur 
l'ile, en 1920, à la demande même des insulaires. 

- En 1929, on lança la goélette l'Isle-aw-Coudres qui, après deux 
voyages pour le transport des marchandises, à Québec, A 
l'automne, fut affect& officiellement à la traversee, de Saint- 
Joseph-de-la-Rive à l'!le, au printemps de 1930. Il y eut successive- 
ment, le Louis Boily en 1933, le Cap-à-la-Branche e n  1934. 
l'Étendard en 1935, le Halley en 1936. de nouveau I'lsle-aux- 
Coudres de 1937 à 1948, le Mont-Laurier en 1949 et la Marjolaine 
en 1958. 

- Lors de sa premiere travers& officielle, en 1930, l'Isle-aux- 
Coudres etait sous le commandement d u  capitaine Théodore 
Harvey avec, comme equipage, Jos Harvey, maitre, Louis t a -  
joie, ingenieur et Apollinaire Eajoit, ingenieur et homme à 
tout faire. La première traversec d'hiver. en 1958. a étk effectutc 
par la Marjolaine. commandée par le capitaine Codefroy Harvey 
qui avait sous ses ordres, Reat Harvey et Andre Dufour. matelots. 
Jean-Y ves Harvey, ingknieur et Raymond Desmeules. cuisinier. 

- II s'est construit des centaines de goélettes sur I'fle, et la derniére 
fut la M.P. h i l i e ,  construite pa r  Paul Maillow, en 1957. 

- De 1936 à 1950, on a eu plusieurs infirmières en seMce à I'fle, 
dont garde Gagne, garde Guay, garde Latulippe, garde Lapointe 
et garde Clavet. Après il est venu un mMecin, le Dr Paquin qui 
n'est reste que quelques mois. En 1950, le Dr Gbard Matte s'est 
Ctabli ici pour exercer sa profession; il prend sa retraite cette 
année et nous le regretterons. 

- Les plus âgb se souviennent de la comste Halley, phbornene qui 
s'est produit en 1910. C'&ait à l'&poque des 1egendt.s des loups- 
garous et des feux follets et les gens qui n'avaient pas été avertis du 
passage de la comète avaienl panique en la voyant. On avait bien 
annonce sa venue, dam l'Action Catholique. le seul journal du 



temps, mais très peu de gens recevaient le journal, de sorie que la 
plupart avaient été pris par surprise. C'&ait une espéce de grosse 
ttoile traInant dans son sillage des millions de petites &toiles. ce 
qui donnait l'impression qu'elle avait une grande queue. D'aprés 
les déductions des scientifiques, elle serait passee à 25 millions de 
milles de la terre et elle fut visible à l'œil nu, pendant au moins 
une semaine. Les gens. tout Cnervb, disaient que quand la queue 
de la cométe toucherait la terre, ce serait la fin du monde. 

- Grand'Louis avait meme composé la chanson suivante, sur l'air de 
*Viens poupoulen: 

Heureusement, deux amoureux 
Allaient le cœur heureux 
Un policier trop vigilant 
Les surprend s'embrassant 
Comment, dit le policeman barbu 
Vous faites Ca dans la rue 
Le cavalier qui n'avait pas peur 
Lui dit d'un air moqueur 
Voyons, monsieur le sergent 
Vous ttes un cornichon, vraiment 
Mais celui -ci s'&rie. tout tremblant 
Écoutez-moi donc les enfants 

Refrain 
Ah1 la comète, La comète Halley 
Va tomber sur la terre. le 18 mai 
Ah! la comète, la comète s'en vient 
Ça va nous arriver, nous les braves canadiens.. . 

- Le dirigeable R-100, lui, est passé au début du mois d'aoiit 1930. 
II faisait une température magnifique et c'&ait très beau à voir. Il 
est passé par le sud, à basse altitude et, vis-à-vis de I'Ile-aux- 
Grues, il s'est arrête pendant au moins une ou deux heure.. On a 
pend qu'il avai t  probablement un trouble quelconque ct que  
I'tquipage devait le réparer. I L  est reparti vers la fin de I'apres- 
midi et a continue sa route jusqu'à Saint-Hubert, prés de Mont- 
real, oh il a t t t  amarré à son mi t  d'ancrage. 

- Comme bien d'autres régions, l'isle-aux-Coudre a eu ses qu&teux 
attitrés qui venaient, chaque année. faire leur tournée habituelle. 

- Apres la guerre de 1914, arriva un quéteux qui passait par les 
maisons, avec deux valises pour recueillir les dons qu'on voulait 
bien lui faire et qui etaient le plus souvent en nature, car l'argent 
était assez rare. 11 se disait italien et dansait fort bicn la gjgue; on 
ne sait pour quelle raison, les habitants de 1Ve l'avaient sur- 
nommt Sol-à-Petrole. 
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- Il y a eu aussi celui qu'on appelait le petit quetewr de Saint- 
Ferréol et qui ,  d'apres les gens, devait être âgé d'au moins 75 ans. 
Il n'avait pas une très bonne vue et, un jour qu'il prenait le traver- 
sier pour se rendre I'lle, le petit quêtewr entre dans la cabine; 
croyant qu'il s'agissait d'un banc, il s'assoit sur le po@le chauffe à 
blanc. Tous ceux qui ont t te  les temoins de l'incident s'accordent 
à dire qu'il avait eu affaire ii se relever très vite. Un jour, i l  frappe 
i la porte d'une maison et le maitre des lieux lui dit: *Je ne veux 
pas vous faire de peine, mais je vous fais remarquer que c'est la 
troisieme fois que vous venez ici, aujourd'huim. Le petit quête-, 
qui avait quand méme l'esprit assez vif, lui rtpond du tac au tac: 
#Je sais que c'est la troisième fois que je viens aujourd'hui, mais 
cette fois, ce n'est pas pour quêter, c'est pour wdéquéten. 11 ne 
demandait jamais A coucher chez l'habitant, mais i l  donnait dans 
les &unes. 

- Apres la dewciéme guerre mondiale, est arrive dans I'fle, le 
qu@teux Belge. un homme cultivé, mesurant plus de six pieds et 
portant une longue barbe btanche. II boitait et declarait avoir éte 
blesse d'un coup de baïonnette, à la guerre de 1914-18. On pré- 
tend qu'il vit encore et qu'il serait 8gé d'environ 97 ans; il vivrait 
quelque part au Lac Saint-Jean, mais personne ne peut le con- 
firmer. 

- 11 ne faut pas oublier Thomas-Louis qui etait un simple d'esprit et 
etait accompagne d'une femme qu'il disait étre sa mhe. Ils 
demandaient la charite et vendaient des fleurs qu'ils transpor- 
taient dans une petite charrette à deux roues. 

- On n'a jamais su qui était exactement Caya. C'&tait un tmigre qui 
avait et& recueilli par une famille; certains ont dit qu'il était trés 
inteliigent, d'autres soutiennent qu'il ttait detraque. On le 
chargeait d'apporter le dîner aux hommes qui travaillaient dans le 
haut des champs et, en cours de route, il s'installait 1 l'ombre, 
sous un arbre et mangeait toute la nourriture, de sorte que les 
travaillants devaient se passer de dlner. Plusieurs prétendent que 
sa famille d'adoption ne le nourrissait pas sufisamment. Ap- 
paremment, i l  passait de longues heures assis sur une grosse roche, 
de I i  l'expression wla roche à C a y a ~ .  

- Le gros tremblement de terre s'est produit le samedi, 28 février 
1925, à 9 heures et quart à peu près. D'après Ies statistiques 
publiées dans le journal, par la suite. la première secousse avait 
une intensité de 8.2 sur l'&helle de Richter. Chose certaine, le 
premier coup a été tres fort; dans certaines maisons, les murs se 
sont déplacb et les cheminees sont tombees. Les cloches de l'église 
ont sonné toutes sedes et le lendemain, quand les paroissiens sont 



arrives pour la messe, ils ont pu constater les degâts. Des statues 
etaient tombees, les murs étaient craques et le plancher était 
jonché de débris de plâtre. 

- Dans une maison, le grand'pere qui s'était couché de bonne heure 
s'&veille à la première secousse, se demandant ce qui se passait. II 
saute d u  lit en vitesse, en pieds de bas. juste au moment oii le 
plancher se gondolait; il se rebouve dans la cuisine, pieds nus, car 
ses bas étaient restes pris dans les craques du plancher qui s'étaient 
refermees. 

- II y a eu plusieurs petites secousses, après cette grosse, et les gens 
angoisses se réunissaient tous dans une même maison et priaient. 
Apparemment, un tel tremblement de terre se produit tous les 
soixante ans; on serait donc dus pour un autre tremblement, cette 
année, ce qui n'est pas souhaitable. 

- 11 faut &galement rappeler le systhe des coupons de rationne- 
ment, pendant la demii?re guerre mondiale. On nous distribuait 
une certaine quantité de coupons, dependamment du  nombre de 
personnes par famille, pour nous permettre d'acheter ce dont on 
avait besoin. II y avait des coupons pour chaque catégorie de mar- 
chandises, les coupons pour la nourriture, les coupons pour les 
vêtements, etc. Quand on avait tpuisé tous nos coupons, on ne 
pouvait plus rien acheter, même si on avait de l'argent et les riches 
n'en avaient pas plus q u e  les pauvres. Bien sitr, on trouvait 
beaucoup' de choses sur le marche noir, mais il fallait débourser 
plus pour se les procurer. Par exemple, il était possible d'acheter 
du sucre au marché noir, mais on le payait $20.00 pour 100 livres, 
ce qui  etait t r b  cher à cette époque. Certaines personnes ont con- 
servé de ces coupons, en souvenir, mais on ne connait personne de 
I'tle qui en ait gardés. 

- L'Clectncité a ete instailee sur i'ile, le ier novembre 1954. 
Auparavant, certaines personnes possedaient un petit moulin à 
vent pour faire leur propre électricité mais elles étaient rares. 
Avec la venue de l'électricité commerciale, tous ont pu en profiter 
et notre mode de vie a changé rapidement. 



HOMMAGE DES 'JEUNES 



bt-ce l'existence quolldienne dans cette nature vivifiante et la 
présence enveloppante du fleuve qui influencent les natifs de l'ile 
mais, à les cbtoyer, on decouvre que beaucoup d'entre eux sont des 
poetes qui s'ignorent et que tous conservent en leur cœur. l'amour et 
le respect du passé. 

Nous avons comme exemple, l'&rit de Danielle Bergeron Dufour 
qui a voulu se faire J'interprète de tous les jeunes de sa génération. 
p o u  rendre hommage aux générations prétédentes. hommes et fem- 
mes admirables qui, à force de travail, de patience et de sacrifices, 
ont bâti cette ile où i l  fait si bon vivre. 

Combien de fois, en cm~ ans ecoulés 
Avons-nous, tour à tour, vibré 
Au rythme houleux des grandes m a r h  
Par les vents de ~oro i tr  soulevées 
Harvey, Dufour et Tremblay 
Combien de fois.. . on ne saurait compter.. 

Combien de fois, les orgues ont-eues résonné 
Pour accueillir nouvelle mariée 
Et tendre epoux hardiment habillé 
Au matin d'un beau j o w  de mai 
Pour célébrer un heureux hymenée 
Combien de fois.. . on ne saurait compter.. . 
Combien de fois, a retenti le clocher 
Pour annoncer d'un petit, I'arrivk 
Et faire part à toute la communauté 
De la joie qu'apporte un nouveau bapOsê 
Qu'il soit dwèrne ou premier-né 
Combien de fois.. . on ne saurait compter.. . 
Combien de fois, nos perm entêtes 
Ont-ils hersé, laboure et semé 
Cm terres aujourd'hui dkrtées  
Et. dans le dur labeur, dcolté 
Un humble profit. de quoi manger 
Combien de fois.. . on ne saurait compter.. . 
Combien de fais, nos mères &puis& 
Ont-eues, du matin au soir, trime 
Porté, mis au monde, dwt 
Un nouvel enfant, chaque année 
Sans jamais se plaindre, ni pleurer 
Combien de fois.. . on ne saurait compter.. 



Combien de fois, une maman éplorée 
A-t-elle vu son enfant la quitter 
Et. au bord du printemps, s'embarquer 
Sur une goelette fraichernent arr imk 
Pour une imprevisible destinée 
Combien d e  fois.. . on ne saurait compter.. . 
Combien de fois, jeune fille a-t-elle pleure 
Le sort d'un marin , son bien-aime 
Enlevé par le flot meurtrier 
Quand soudain, le navire a sombre 
Un soir où la tempéte s'est levee 
Combien de fois ... on ne saurait compter.. . 
Combien de fois, avons-nous traverse 
Ce fleuve tant aime et redoute 
En coures saisons, eaux claires ou glacées 
Avec difficulté ou sans dériver 
A voile, à moteur ou en canoës 
Combien de fois.. . on ne saurait compter.. . 
Combien de fois, grand -mère a-t-elle raconte 
Une Mgende, chaque soir réinvent& 
À tous ses petits-enfants étonnés 
Entasses p r h  de l'imposante cheminee 
Et, par le moindre craquement. apeurés 
Combien de fois.. . on ne saurait compter.. . 
Combien de fois, nos vieilles maisons fatiguees 
Ont-eIles vu leurs planchers s'animer 
D'accordeurs et de gigueurs aux pieds Mgers 
De jeunes gens en quadriltes, pour la vei l lk  
De *Mi-carêmes* tout endimanchées 
Combien de fois.. . on ne saurait compter ... 
Combien de fois, la chaise a-t-elle bercé 
Jusqu'à en devenir dibmodee 
Un doux bebe emmaillot& 
Le chagrin d'un enfant 2 consoler 
Le dernier jour d'un vieitlard trop use 
Combien de fois ... on ne saurait compter ... 
Combien de fois, avons-nous ensemble prit 
La Providence, pour voir la pluie tomber 
Pour, sa divine clemence, implorer 
A genoux, devant le cierge allumé 

processions ou en chapelets rCcitk 
Combien de fois.. . on ne saurait compter ... 
Combien de fois.. . Dieu seul saura compter.. . 

Danielle Bergeron Dufour 



Le mot de la jubilaire 



Le mot de la jubilaire 

Mes enfants.. . mes chen enfants.. . comme je suis heureuse des 
hommages que vous me rendez, en cette annk de mon centenaire. 

Ma naissance fut une œuvre de solidarité, de dévouement et, en 
cent am, j'en ai vécu des vies de marins, de laboureun, d'artisans. de 
prêtres et de bâtisseurs. 

J'en ai chanté des semailles, des moissons, des mariages. des 
baptêmes, des communions, des fètes de famille, des rctrouvailles. 
des saisons nouvelles, des &a, des espoirs, des amours, des réussites. 

j'en ai pleud des malheurs, des guerrm. des fléaux. des départs en 
mer, des naufrages, des maladies. des pertes d'ëtres chers, des or- 
phelins, des unions brisées, des déceptions, des dkstspoirs, des 
haines, des khecs. 

Mon coeur d'aïeule a éprouve et 9rouve encore de grandes jubila- 
tions et d'immenses trisrmes. Quand mes vieux  murs résonnent aux 
accents de vos voix entonnant un Te Deum, je me réjouis avec vous; 
quand vous vous réfugiez dans mes bras pour mieux supporter une 
&preuve, j'ai mal avec vous. En chaque occasion de votre vie, je suis 
là, prtte à vous Ccouter, à vous soutenir, à vous consoler. 

Parfois, mon rdle m'oblige à etre sevtre et à @lever la voix pour 
vous rappeler à l'ordre, comme toute bonne maman d'une grande 
famille, mais que de tr&ors de tendresse. de comprehension. de par - 
dons et d'encouragements j'ai à vous dispenser. 

Qu'il est réconfortant de constater, chaque jour, que vous avez 
conservé la foi de vos ancetres, vous les afnb qui approchez du terme 
d'une vie fructueuse, vous les jeunes qui, rna1g-d les attraits du siecle 
présent, vous tousnez encore vers l'aïeule, pour lui demander sa 
bénédiction. 

De par ma vocation. je suis destin& à devenir une bisaïeule et 
même une trisaïeule, si Dieu le veut, toujours bien ancrée sur mon 
roc, defiant I e j  irelêmenls, si solide mais en même temps si fragile. de 
cette fragilite propre à quiconque porte sur  ses épaules, Ic poids de 
tant d'annees. 

Quand je me laisse emporter par la rêverie. j'imagine déjà vos en- 
fants, à qui vous inculquez le respect des traditions et les enfants de 
vos enfants qui auront herité de vos croyances, m'entouranr de leur 
sollicitude, de leurs soins et de leur véneration. pendant les siècles à 
venir. 

Mais, cette annee, je veux vivre dans le présent, accueillir vos 
~Clébrations, chanter avec vous, panager votre allég'esse et surtout, 
vous dire merci, pour cette fidélite dans vos sentiments. 

Mes enfan ts... mes chers enfants ... je vous aime! ... 
Votre vieille église 



ANNEXE X 

Dam le chapitre traitant des registres paroissiaux, le symbole L 
pour livre aurait dû se prksenter sous la forme E, mais à cause de la 
difficulté d'impression. il a &te rCduit à t. 

Deux systSme monétaires autres que le système actuel ont  eu cours 
des débuts de la colonie jusqu'i la Confederation. Pour l'histoire de 
notre église, jusque vers 1825, le système en vigueur était la livre 
française (L) Celle-ci se divisait en 20 sols (s) et le sol se divisait en 12 
deniers (d). 

La livre française fut ensuite remplacke par la livre anglaisx (L). 
Celle-ci se divisait en 20 shillings (S) er le shilling se divisait en 12 
pences ou deniers (D). 

A quelques reprises, on rencontre une monnaie nommée louis. 
Celui-ci valait environ 3 livre françaises. 

Si l'on compare les d e u  systèmes, il fallait environ 24 livres 
françaises pour Cgaler une livre anglaise. Par exemple, un calice 
achete en 1777 valait 264 livres françaises alors qu'un autre calice 
avec une patène acheces en 1829 valaient 22 livres anglaises. 

Pour avoir une idée de la valeur des biens acquis par la  Fabrique, 
comparons avec certains salaires du temps. Vers 1820, un apprenti- 
imprimeur gagnait 20 livres anglaises par an  alors qu'un imprimeur 
d'expenence en gagnait 60. Vers les années 1850, le maire de Québec 
er le greffier de la même ville gagnaient chacun 300 livres anglaises 
par an tandis qu'un messager de l'hôtel de ville voyait son salaire fié 
A environ 50 liwes anglaises par an. 
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