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SOMMAIRE

Les Cantons de l'Est, apres 1850, furent par
excellence Ie lieu des changements: change
ments economiques grace a la construction
d'un reseau complexe de chemin de fer puis
grace a l'essor de I'lndustrie et de l'agriculture
commercialej changements demographiques
profonds suite a la migration de l'abondante
main-d'oeuvre canadienne-fran<;:aisej change
ments dans la structure sociale et aussi chan
gements culturels aux depens des premiers
colons br itanniques.

Le village et Ie canton de Compton ont
prospere au meme rythme que les autres vil
lages et cantons de la region, davantage peut
etre, car la reputation de qualite de leurs
troupeaux avait atteint les t-tats-Unis et l'An
gleterre. Mais, a l'instar de quelques autres
villages du sud-est estr ien, Compton resista
longtemps a l'envahissement exterieur. En
core en 1896, on n'y denombrait pas plus de 20
pour cent des francophones dont Jean
Baptiste-Moise Saint-Laurent, marchand gene
ral, pere de Louis Saint-Laurent.

Soudain, entre 1900 et 1910, I'exode de la
population anglaise et la venue tout aussi
massive des "Canadiens" provoqua une activite
immobiliere sans precedent. La rapidite du
phenomene surprend. Ce moment fort dans
l'histoire de Compton avait pourtant des ra
cines profondes que l'analyse demographique
retrace et explique.

Sur ce tableau a forte incidence demogra
phique s'articule l'histoire sociale du village
dont la structure sociale et economique et les
comportements politiques et reIigieux sont les
principaux elements constitutifs.

Presente pour publication en 1978, par Mar
cel Bellavance, Parcs Canada, region du Que
bec, Quebec.
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INTRODUCTION

Renouer avec Ie monde comptonien de Louis
Saint-Laurent, de son enfance a sa vie
d'homme, constituait Ie point de depart de
cette etude qui, une fois entreprise, relevait
plus de I'histoire sociale que de la biographie.
L'histoire soda Ie du village de Compton ser
vait davantage notre object if que tous les
recits anecdotiques que notre recherche aurait
pu trouver sur un personnage qui etait alors in
connu. Nous nous sommes donc interesses a
tous les hommes, des cultivateurs les plus
humbles aux notables les plus influents, dans Ie
dessein de suggerer des elements d'explication
sur Louis Saint-Laurent. Cela vaudrait d'ail
leurs pour tous ses contemporains. Avons-nous
toujours rendu justice a to us ces hommes?
Peut-etre que non! Nous sommes consdents
cependant de leur avoir donne une dimension
humaine susceptible de no us les faire mieux
conna'ltre comme individus parce que plus
proches de nous comme collectivite.

Le cadre chronologique de notre enquete est
fort court: environ les 40 ans que nous jugeons
les plus importants dans I'histoire du village.
Entre 1880 et 1920, Ie village se transforma si
profondement que I'observa teur de 1880 pou
vait difficilement Ie reconnaitre en 1920.
Quand il Ie fallait nous n'hesitions pas a re
monter aux situations passees mais toujours
dans Ie but d'eclairer notre perception de
phenomenes propres aux annees anterieures et
posterieures a 1900, annees determinantes
aussi pour I'evolution de Louis Saint-Laurent.

A I'interieur de ces Iimites courtes mais si
riches en ma tie res historiques, nous avons re
trace, cherche, comme dirait Goubert, "les
mesures, les caracteristiques, les traits domi
nants, surtout demographiques, economiques
et sociaux" I.

Le mouvement demographique est I'origina
lite de Compton, a cette epoque; tout Ie reste
en procede. Pour Ie comprendre, nous avons
porte notre regard sur tous les Cantons de
l'Est qui, pendant la seconde moitie du Xlxe
siecle, furent eux aussi Ie lieu de grandes
migrations. C'est I'objet de notre premiere
partie.

Cadre chronologique restreint, cadre geo
graphique etroit egalement: un village de 3210
acres ou l'on ne denombra jamais plus de 600
habi tan ts repartis entre deux groupes Jinguis
tiques et trois confessions religieuses; une
paroisse et un canton de quelques 50 000 acres
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et d'environ 3000 ames dont les donnees statis
tiques vinrent heureusement suppleer, a I'oc
casion, la documentation villageoise man
quante.

La connaissance progressive du village a
laquelle nous consacrons toute la seconde par
tie, s'effectue en perspective avec la paroisse
et Ie canton certes, mais aussi avec Ie comte
et la province. Car Compton, vers 1900, plus
qU'a tout autre moment de son histoire, est
connecte au pays. On devrait y reconna'ltre
facilement les effets d'une conjoncture econo
mique, politique et socia Ie coYncidant avec
I'ere Laurier.
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PREMIERE PARTIE LES CANTONS DE L' EST



Chapitre I
LA COLONISAnON

La colonisation dans Jes Cantons
de JIEst en 1850

Jusqu'au milieu du XIX e siecle, Ie rythme
d'occupation des Cantons de l'Est fut extreme
ment lent. En 1851, soit 60 ans apres la
division du Buckinghamshire (Estrie) en can
tons1 et partant, l'ouverture officielle de la
colonisation, la population n'atteignait que
95 000 habitants dont les deux tiers (60 000)
etaient anglais de toute provenance et Ie tiers
"canadiens". Si nous considerons l'Estrie des
geographes et y ajoutons par consequent Ja
Beauce, la population totale serait d'environ
116 000 habitants dont 40 pour cent des "Ca
nadiens"2.

L'immigration britannique a toujours man
que de souffle: elle s'est toujours dirigee de
preference vers les Etats-Unis ou encore Ie
Haut-Canada. En 1821, seulement 21 pour

cent des immigrants britanniques de barques a
Quebec ou a Montreal optaient pour les Can
tons. En 1856, 41 pour cent d'entre eux
passaient aux Etats-Unis et 50 pour cent en
18573. En 1851, 63 pour cent des anglophones
estriens etaient nes au Canada. Sur les 37
pour cent venus du dehors, 40 pour cent
etaient des Irlandais et 30 pour cent des
Americains4,

Le reve que caressait l'administration colo
niale de faire de ce territoire un "Lower
British Canada" de 500000 Britanniques pour
contrer l'influence franc;aise etait bel et bien
compromis. La colonisation britannique s'a
verait etre un echec total. Mille anglais par
an en moyenne y avaient etabli domicile de
puis 1792. Parmi eux, les Americains devaient
compter pour la moitie au moins5.

Les etabJissements anglais se retrouvent ge
neralement situes dans la partie meridionale
des Cantons dans les comtes de Missisquoi,
Brome, Stanstead, Sherbrooke, etc., Ie long de
la riviere Saint-Franc;ois et parfois de la route
Craig. Les facilites de penetration par la
riviere Richelieu et la baie de Missisquoi favo-

LES 8AITANNIQUES DANS LES CANTONS DE L'EST EN 1861
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riserent ainsi la concentration du peuplement
dans les cantons proches des frontieres. La
route Craig construite vers 1809, mais mal
entretenue par la suite, ne sera carossable que
20 ans plus tard quand les Br itanniques, debar
ques a Quebec, commencerent a l'emprunter,
s'etablissant ici et la sur son parcours.

La figure 1 laisse percevoir une faible occu
pa tion du terr ito ire en 1851 hors les fortes
densites du Sud. Cette carte seule confirme
rait Ie constat de faillite de la cOlonisation
br itannique a laquelle nous arr ivions plus haut
et que Maurice Seguin a si bien analysee dans
W Nation canadienne et Z 'agricuZC>A"l'e. Vers
1840, selon Seguin, 1,5 million d'acres de
terres concedees par la Couronne etaient vrai
ment colonisees sur les six millions d'acres
arpentes dans tous les cantons du Bas-Canada.
Les speculateurs, par favoritisme ou autre
ment, s'etaient accapares 2,5 millions d'acres
de terres6• A elJe seule, la British American
Land Company avait acquis en 1832 plus d'un
million d'acres de terres dans les quelques
cantons estriens7. Interessee davantage a
tirer des profits de la coupe du bois qu'a
preparer l'infrastructure necessaire a I'occupa
tion des terres, la "Compagnie des terres"8
comme tous les autres speculateurs, freina la
colonisation quand elJe ne I'empecha pas.

L'aliena tion des terres par les monopoleurs
avec les tensions demo9raphiques dans les sei
gneuries amenerent inevitablement les censi
taires a prati9uer Ie squa-tting s'ils ne vou
laient pas se resoudre a partir pour les ttats
Unis9.

Les nombreux squatters installes sur les
terres des speculateurs et sur les reserves du
cJerge protestant devaient Ie plus souvent
ameliorer routes, ponts et terres avant
d'entreprendre Ie defrichement, la construc
tion d'une ma ison et des ba timents. [Js s'expo
saient souvent a perdre Ie fruit de leur labeur
quand Ie proprietaire se faisait connaitre et
exigeait d'eux un prix si eleve qu'ils ne pou
vaient pratiquement jamais payer lO . De ~eur
de perdre la plus-value qu'ils donnaient a la
terre, les squatters choisirent souvent de vivre
presque en nomades subsistant des premieres
bonnes recoltes des terres neuvesll . Les
squatters etaient assez nombreux en 1850 au
moment ou les historiens ont I'habitude de
faire ctemarrer ce que Raoul Blanchard appelle
"Ia marE~e franc;aise" 12. [Js etaient meme la
majorite dans certains cantons, assez nom
breux semble-t-il pour que Jean-Baptiste-tric
Dorion, depute de Drummond et Arthabaska,
demande pour eux la protection de la loi 13.
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Vivant dans une societe bloquee, les "Cana
diens" n'avaient done qu'une alternative: colo
niser de nouveaux territojres hors des seigneu
ries ou emigrer aux ttats-Unis. Malgre les
dHficultes inherentes a la colonisation dans les
Cantons de l'Est, ils s'y etablirent malgre tout,
lentement, comme squatters ou legalement,
aux conditions tres onereuses consenties aux
speculateurs l4 . C'est ainsi qu'en 20 ans, de
1831 a 1851, leurs efiectifs passerent de 20
pour cent de la population estrienne a 40 pour
cent 15. Presque a la meme epoque, c'est-a
dire entre 18114 et 18119, 30000 compatriotes
choisissaient l'autre element de I'alternative
et prenaient Ie chemin des Etats-Unis pour
offrir leur force de travail 16, a bon marche,
aux manufacturiers de la Nouvelle-Angleterre.

La migration vers les Etats-Unis, les Can
tons de l'Est ou ail leurs au Canada permettait
aux "Canadiens" d'echapper a une vie mise
reuse sur Ie territoire seigneurial surpeuple,
morcele et appauvri. Bien avant toutes les
enquetes, ils avaient compris I'impossibilite de
vivre sur une ter re de moins de 50 acres
comme 36,2 pour cent des proprietaires bas
canadiens et la difficulte de survivre sur une
terre de moins de 100 acres l7 comme 75,7
pour cent des censitaires.

Au milieu du siecle, certains membres du
c1erge dont l'abbe O'Reilly et plusieurs mis
sionnaires alerterent j'opinion publique emue
majs impuissante devant Ie spectacle de
I' exode des "Canadiens" vers les ttats-Unis.
En posant Ie probleme de l'emigration, ces
cures soulevaient egalement celui de la coloni
sation au Bas-Canada, en particuJier dans les
Cantons de l'Est. Le gouvernement se montra
attentif aux appels du c1erge et institua, dans
les annees 1850 et J860, des comites d'enquete
sur l'emigration et la colonisation. En mettant
l'accent sur les elements de solution qui aJ
laient devenir des fondements de la politique
de colonisation du gouvernement pour les de
cades avenir.

La colonisation malgre
les entraves

Les comites d'enquete siegerent reguliere
ment de 1850 a 1868. La majorite des temoins
entendus attribuaient sensiblement aux memes
causes le retard apporte a la colonisation, a
savoir l'aliena tion des terres par les "monopo
leurs", Ie squatting force, les conditions one-



reuses d'acquisition de la terre et Ie mauvais
etat des chemins deja trop peu nombreux.
L'analyse des auteurs du CO:l1.ad,:en emigrantl&
en 1&51 etait ainsi reprise comme un leitmotiv
tout au long de ces annees et explicitees par
tous les intervenants jusqu'en 1&68, date a
laquelle la nouvelle Assemblee legislative pro
vinciale, issue de Ja reforme constitutionnelle
de 1&67, donna suite a certains voeux des
comites. Le probleme de I'emigration et de la
colonisation domina incidemment les travaux
de la premiere legislature du Quebec qui adop
ta, entre autre, la loi de la protection du
colon, la creation des societes de colonisation
et la construction d'un reseau routier 19.
Quelques annees auparavant en 1&54, l'Assem
blee legislative du Canada-Uni avait aboli les
reserves du clerge protestant dans les Cantons
de PEst et obtenu la retrocession a la Cou
ronne en 1&5& de plus de la moitie des conces
sions or i~inajreS de la British Amer ican Land
Company O.

De telles mesures faciliterent la penetration
canadienne-fran<;aise dans les bonnes regions
ag ricoles. Elles ne peuvent expliquer a elles
seules, cependant, ta rapidite avec laquelle
elle s'est faite dans les Cantons de l'Est21
apres 1950. L'action des societes de colonisa
tion et la legislation ne viendraient qu'apres
coup aider un mouvement migra toire rendu
irreversible par les pressions demographiques
et une conjoncture economique favorable.

Deja Ie rapport de 1860 sur la colonisation
deplora it Ie retard de la leg isla tion sur la
colonisation. "La legislation n'est venue au
secours des colons, ecrit J.-O. Bureau presi
dent du comite de 1860, dans bien des cas, qu'a
la derniere heure et seulement lorsgu'ils
avaient deja cree, par leur propre ener~ie, un
pays nouveau" (souligne par l'auteur]2. La
meme observation vaut, quant a nous, pour le
clerge qui, a I'instar du legislateur, a suivi un
mouvement migratoire dont il voudra ensuite
prendre la direction. Jamais, nous semble-t-il,
les temoignages rendus aux comites d'enquete
n'ont souligne Ie leadership du clerge en ce
domaine! Au contraire, ils deploraient plutot
l'absence du cure aupres des colons. Aussi
tard qu'en 1860 et en 1867, le cure Marquis
attribuait a un "manque de secours reli
gieux"23 le retard de la colonisation dans les
Cantons de l'Est. Pourtant les Canadiens
fran<;ais avaient deja envahi Ie territoire et y
avaient deja pris la majorite en 1871 sans pour
autant renier leur attachement presume "fon
damental dans la mentalite canadienne
fran<;aise" expliquerait Ie retard, bien relatif,
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a coloniser et le role du clerge dans la coloni
sa tion. Apres a voir lu, nous aussi, les rapports
des comites d'enquete ci-haut cites, nous
voyons mal comment ils peuvent arriver a
cette conclusion. Les temoignages insistaient
bien plus sur les raisons economiques du retard
a coloniser que sur les raisons de mentalite.
Les mouvements migratoires exceptionnels des
Quebecois - environ 50 pour cent de la popula
tion totale migrent ou emigrent au XIxe siecle
- infirment cette interpretation. En 1900,
selon Hamelin et Roby eux-memes, 1 200 000
Quebecois vivaient aux Etats-Unis et
1 64& 858 au Quebec24 . Affirmer comme le
font ces auteurs que "c'est l'Eglise qui amorce
le mouvement de colonisation, que ce sont
les pretres qui canalisent les ener gies, choisis
sent les endroits de colonisation et dirigent les
travaux"25 (souligne par l'auteur] nous para:i:t
excess if et contraire a la rea lite observee dans
les Cantons de PEst a tout le moins26 .
Comme eux, plusieurs auteurs ont fait,
semble-t-il, la meme erreur chronologique; ils
generaliserent a tout le siecle l'action des
pretres dans les societes de colonisation ope
rant surtout apres 1870. Meme la, il faut
nuancer. En 1873, 40 societes de colonisa tion
seulement eta ient actives sur les 72 societes
existantes. Et elles n'etaient pas toutes presi
dees par un clerc. En 1900, iI n'en subsistait
que cinq environ27 . C'est, a vrai dire, fort peu
pour organiser la colonisation des vastes re
gions du Temiscamingue, de la Gatineau, de
Labelle, du Saint-Maurice, du lac Saint-Jean
et de Chicoutimi au nord du Saint-Laurent et
de la Gaspesie, du Bas Saint-Laurent, de la
Chaudiere et des Cantons de l'Est au sud.

Rien de surprenant alors de lire Ie cure
Lavallee de Compton qui attribue a la publici
te faite par les parents et amis sur la qua lite
des terres comptoniennes la venue de si nom
breux Beaucerons a Compton28•

Ainsi done, la colonisation canadienne
fran<;a ise dans les Bois-Francs et Ie Sud-Est
des Cantons de PEst etait deja fort bien enga
gee en 1850 au moment ou les historiens ont
I'habitude de faire demarrer "Ia maree fran
<;aise". Dans les annees 1850 elle gagnait deja
des regions de peuplement exclusivement br i
tannique29 . D'une certaine maniere, {'invasion
fran<;aise en Estrie s'est faite independamment
des pouvoirs politiques et religieux, tout sym
pathiques qu'ils furent a ce mouvement. Des
transformations technologiques et econo
miques fondamentales dont la construction du
chemin de fer apres 1856 et Ie developpement
d'une nouvelle economie et d'une nouvelle



agriculture furent plus importants que la legis
lation dont il faut quand meme tenir compte
mais aun second degre.

Ce sont ces nouvelles conditions econo
miques de l'Estrie de la seconde moitie du
Xlxe siecle que nous voulons esquisser dans les
pages qui vont suivre. II est important de le
faire parce qu'elles provoquerent une veritable
revolution demographique si tant est que Ie
rem placement d'une ethnie par une autre en
quelques dizaines d'annees le soit. C'est dans
ce contexte de bouleversements qU'en 1858, Ie
grand-pere de Louis Saint-Laurent, Louis
Etienne, marchand, vint a Sherbrookej en
1878, son pere, Jean-Baptiste-Moi'se, s'installa
aCompton ou Louis naquit en 1882.
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Chapitre II
LES CANTONS DE L' EST DURANT

LA SECONDE MOITI~ DU XIxe SIECLE

L'envahissement systematique des Cantons
de l'Est apres t850 repondrait a une double
force convergente dont I'une, caracterisee par
Ie surpeuplement des seigneuries etait repul
sive et ('autre, caracterisee par les transfor
mations multiples de I'economie est rienne,
etait attractive. Cette double force aurait,
sembJe-t-il, ete assez pressante pour exp1iquer
1a rapidite de la colonisation des Cantons de
l'Est par les "Canadiens" qui, apres 1850, s'y
sont repandus de fa<;on autonome dans leur
quete d'un mieux vivre. Ces actions conver
gentes, res ayant entratne par dizaines de
milliers la plutot qu'aux Etats-Unis, furent en
meme temps soutenues par Ie legisla teur qui,
9u<;iqu' intervenant souvent en retard s~r 1es
evenements, n'en contnbua pas mOlns a en
rayer les forces d'inertie freinant le develop
pement de ce territoire. L'E-tat remplissait
son role et acceptait les principa les recom
mandations des comites d'enquete depuis celui
de 1849 par les mesures suivantes: par l'intro
duction de la loi civile fran<;aise dans les
Cantons en 1849; par l'abolition en 1854 des
reserves du clerge anglican et d'une partie des
grands domaines fonciers prives et leur mise
en vente; par l'etablissement, en 1855, d'un
regime de municipalite de paroisse plus proche
des citoyensj et apres 1867, par la passation
d'une loi de protection du colon, d'une autre
sur 1es societes de colonisation (1868), et d'une
autre sur ['enregistrement obligatoirej et, en
fin, par la creation d'un reseau routierl appro
prie. En ce qui concerne 1es Cantons de l'Est,
ces relormes eurent un effet benefique moins
grand, somme toute, que les transformations
de l'economie capitaliste. C'est ce qu'iJ nous
reste maintenant a examiner agrands traits.

Les transformations
structurelJes de I' economie

Le developpement economique des Cantons
de J'Est dans 1a seconde moitie du Xlxe siecle
est diversifie et bien articule sur I'economie
continentale. En ce sens, it differe complete
ment de ceLui des autres regions de colonisa
tion du Quebec, souvent monolithiques, comme
par exemple, celui du Saguenay-Lac Saint
Jean, qui dependait totalement de I'industrie



o 10 20 30 40 50 mille.
L'_-L_~!'--_-'-----_--'-'----'

Figute 2

forestiere, ou celui de la Gaspesie, tributaire
de la peche. La proximite de cette region des
marches urbains et americains et sa situation
priv ilegiee dans I'axe des echanges com mer
ciaux internationaux l'avantageaient. C'est
pourquoi un chemin de fer y fut construit tot
dans les annees 1850 non pas tant pour la
desservir mais pour relier, au plus tot et par Ie
plus court, Montreal a un port atlantique libre
des glaces en hiver 2. L'inauguration a Sher
brooke en 1852 de Ja ligne Montreal -Acton
Vale - Richmond - Sherbrooke - Coaticook 
Portland (Grand Trone) suivie, en 1854, par
celie de Levis - LaurierviJle - Victoriaville,
rattachee au Grand Trone a Richmond (fig. 2)
amena de tels bienfaits dans les regions tra
versees "que toutes les parties deja colonisees
des Cantons de l'Est reclamerent aussitot des
lignes"3. Les capitalistes s'y employerent
avec ardeur, d'autant plus qurUs se trouvaient
etre parfois aussi hommes politiques, utilisa
teurs de l'epargne pUblique4. Apres queJques
dix ans de construction parfois deficitaire, Ie
chemin de fer etendait ses tentacules dans
toutes les directions, plus particulierement
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LE RESEAU FERRE DANS LES CANTONS DE L'EST

dans le Sud-Ouest Wp' 2}. En 1875, des 1024
milles de voies ferrees construites en terri
toire quebecois, les neuf dixiemes etaient si
tuees sur la rive sud c'est-a-dire dans la plaine
de Montreal et les Cantons de J'Est5. A la fin
du siecle, les Cantons de l'Est passaient pour
etre "un des points du pays les plus pros
peres"6.

Chemin de fer et peuplement

Premier effet de la construction du chemin
de fer, la venue en grand nombre d'une main
d'oeuvre canadienne qui, autrement, aurait
pris la direction des Etats-Unis, a l'instar de
milliers de leurs compatriotes. "Des que les
chemins de fer apparaissent, les Canadiens
suivent [...1 et restent aux manufactures qui
s'ouvrent"T, entre autres lieux a Sherbrooke,
Coaticook, Magog (textile), Bromptonv ille,
Granby, Lac Megantic (bois) et Thetford
(mines). L'existence de cette main-d'oeuvre
formee d'ouvriers des villes et des villages et
de fermiers des campagnes, "personnes depos-



sedees, capables de travailler, mais sans
moyens de production, Iibres de propriete en
combrante, disponibles pour se faire embau
cher par un patron proprietaire de machines,
d'une usine"8, etait en effet un prerequis a
I'industrie manufacturiere de la region qui
demarrait grace au chemin de fer.

Chemin de fer et industrialisation

C'etait la un deuxieme effet de la construc
tion du chemin de fer qui, en ouvrant les
communications, fit surgir, sur les rivieres
qu'il longeait, deux types d'industrie: les scie
r ies et les filatures.

A partir de 1855, Ie travail du bois prenait
facilement des proportions considerables et
gagnait toute la re9ion. Les Canadiens fran
t;ais, qui etaient reputes bons bOcherons, s'y
sentaient chez eux et poursuivaient ainsi leur
invasion dans toutes les directions. On les
retrouve partout a Brompton, Weedon,
Garthby, Cookshire, lac Megantic, Granby9.

Moins importante que Je bois, I'industr ie
textile trouva les conditions favorables a son
developpement. Dans la premiere moi tie du
XIxe siecle, la Jaine etait travaiJtee en Estrie
dans Jes petites manufactures de Sherbrooke,
Magog et Stanstead qui n'occupaient jamais
plus de 20 personnes 10. Avec I'amenagement
des chutes d'eau et la venue d'une abondante
main-d'oeuvre apres 1850, l'industrie du textile
pr it son essor. Le mou lin Paton construit a
Sherbrooke en 1866, au coOt de liDO 000 $,
employait 500 ouvriers. C'etait le plus gros
moulin du genre au Canada ll . En 1875, la
meme compagnie ouvrait la filature de Coati
cook avec 25 ouvriers. En 1882, a Magog,
qua tre ans apres l'ouverture de la ligne de
Montreal, la Dominion Textile creait une usine
de 200 personnes qui prospera graduellemen t
pour atteindre les 1015 ouvriers en 190012. Le
travail en usine ne tient pas compte cependant
des milliers de travailleurs, femmes ou enfants
compris, confectionnant a la piece a la mai
son 13. Selon MacKenzie King, cette pratique
du sweating system serait une regie generali
see et expliquerait que 3 pour cent seulement
du pret-a-porter vendu sur Ie marche prove
nait des manufactures I li.

Quelqu'odieux qu'il tOt, Ie sweating s!1stem
representait concretement pour les individus
nouveUement arrives dans les Cantons et leurs
families, une source additionnelJe de revenu
et, partant, l'espoir d'un etablissement rapide
sur une terre ou de I'acqu isition prochaine d'un
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petit commerce. Quant aux capitalistes, l'ar
rivee de nombreuses families creait une nou
velle force de travail disponible dont ils surent
tirer grand profi t.

Les transformations de j'agriculture

ParaJlelement a la croissance demogra
phique et industr ielJe, I'agr iculture des Can
tons se transformait pour mieux s'adapter aux
demandes des marches urbains et internatio
naux. Montreal constituait idealement un
marche interessant pour I'agriculture es
trienne, concurrence cependant par ceux de la
zone per ipherique montrealaise et de la vallee
de la riviere Richelieu. Chose certaine, des
villes comme Sherbrooke - qui atteignait
presque les 12 000 hab itants en 190 I - Magog,
Granby et Thetford Mines lui offraient un
debouche excJusif. A vrai dire, ce sont les
marches anglais et americains qui stimulaient
cette agriculture, deja partieJlement depen
dante de la demande exterieure.

Jusqu'en 1860 environ, Ie beta il sur pied 
ovin et bovin - representa it une grande part de
la production agr icole exportee 15 a laqueJle
s'ajouta Ie cheval durant la guerre de Seces
sion. Apres cette date, la demande croissante
de l'Angleterre et du nord-est des Etats-Unis
en orge et en avoine, et surtout en produits
laitiers, provoqua l'essor de l'industrie laitiere
au point de devenir, avant la fin du siecle, la
grande production des Cantons l 6.

En 1851, I'elevage du mouton etait sur un
pied d'egalite avec celui du boeuf; a la fin du
siecle, Ie troupeau ovin decrut proportionnel
lement a la multiplication des vaches. On
arr iva aussi a une nouvelle hierarchie ou la
vache occupait la premiere place et Ie mou
ton, la derniere. En seconde place, apparais
sait un nouvel elevage, celui des pores}, nourris
avec les sous-produits des laiter ies II. Ces
changements profonds dans la structure
agraire se firent paratJelement a I'exploitation
progressive de certaines ressources "natu
reJtes" comme les produits de J'erable qui
ret;urent, eux aussl, une forte impulsion de la
construc tion fer rov iaire.

Cette analyse de I'economie des Cantons de
l'Est est consciemment sommaire. Nous vou
lions la faire a grands traits en insistant
seulement sur la pertinence des changements
lies intimement a la colonisa tion du terr itoire.
Ce parti pris nous para!t essentiel pour bien
comprendre Ie contexte dans 1equel vinrent a
Compton, la famille Saint-Laurent et, apres
elte, les Beaucerons.



Les ethnies en presence

II est clair que I'essor donne a ['industrie et
a l'agriculture par Ie chemin de fer n'aurait pu
prendre une telle dimension sans Ie support de
la main-d'oeuvre canadienne-franc;aise. Ce
n'est pas par hasard si l'Etat capitaliste en
faeilita Ie deplacement en territoire estrien.

Apres 1850, ['immigration britannique et
americaine dans les Cantons de l'Est etait pra
ti quement arretee et l'exode des Canadiens
~nglais vers les villes, ['ouest canadien et les
Etats-Unis l8 commenc;ait. Simultanement les
Canadiens franc;ais envahissaient Ie territoire,
colonisant les regions vierges et s'infiltrant
dans celles ou vivait la communaute britan
nique. En 1871, its prenaient definitive ment la
majorite. Le "flot franc;ais" (J06400 per
sonnes) submergeajt ainsi I'element anglais qui
ne comp tatt plus alors que 70 750 indiv idus
dont 67 191 habitaient surtout dans les vieux
comtes pionniers du sud-ouest ou, la encore,
ils etaient mis en minorite par 71 590 Cana
diens l9 . En 1876, seulement deux de ces
comtes pouvaient faire elire un candidat sans
l'appui du vote cathoJique20 . Un tel boulever
sement de la structure demographique en
quelques 20 ans est remarquable. Et iJ s'ac
centua avec les annees. Au tournant du siecle
(J 90 1), on pouvait ainsi denombrer 185 000
Canadiens franc;ais et un peu moins de 67 000
Canadiens anglais. En 1931, ces derniers ne
representaient plus que 16 pour cent de la
population totale des Cantons de l'Est21.

Le comte de Compton echappa jusqu'en 190 I
a I'envahissement canad ien-franc;ais. Apres
cette date, seul Ie comte de Brome etait
encore majoritairement anglais et protes
tant22 •

L'observation des quatre cartes (fig. 3) con
cernant I'etat compare de la population
canadienne-anglaise et canadienne-franc;aise
en 1851 et en 1931 nous montre bien que,
contrairement a l'opinion generalement ad
mise, la colonisation br itannique et a mer icaine
dans les Cantons de J'Est n'a jamais vraiment
atteint que la region septentrionale. Selon
Robert Sellar, proprietaire-redacteur du Cana
dian Cleaner (Huntingdon) de 1864 a 1919
environ, la population anglophone se serait
generalement implantee dans les comtes de
Stanstead, Sherbrooke, Waterloo, Missisquoi,
Brome et un dernier comte hors de l'Estrie,
Huntingdon 23 . En 1881, l'fistcYf'icat Atlas of
Quebec Eastel>rl Township de H. Belden eX Co
etait encore plus restr ictif que Sellar en redui-
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sant l'espace anglais aux seuls comtes de
Huntingdon, Missisquoi, Brome et Stanstead.

La colonisation canadienne-franc;aise, dont
I'ampleur est sans egale avec la premiere,
embrassa, elle, tout Ie territoire de l'ouest a
l'est, du nord au sud. L'occupation des comtes
de Frontenac, Megantic, Richmond, Wolfe et
Arthabaska se fit ver itablement dans la se
conde moitie du siecle. En 1931, les Cantons
de l'Est etaient un pays fondamentalement
francophone ou perduraient lei et la autour de
Sherbrooke et dans les comtes de Brome et de
Missisquoi quelques 40 000 a 50 000 anglopho
nes.

La minorisation progressive de I'element an
glais ne se fit pas sans heurt. On mit d'abord
un certain temps a reagir. En 1875, quand Ie
comite protestant du Conseil de ['Instruction
publique abandonna pratiquement les ecoles
elementaires rurales, la communaute anglaise
des Cantons pr it soudainement conscience de
l'insuffisance des effectifs necessaires au bon
fonctlonnement de ses institutions 24 . Les
tentatives de redressement firent toujours
long feu. A la fin du sieele, certains villages
et cantons, rapporte Blanchard, allaient jus
qU'a refuser des industries pour empecher la
venue d'une rna in-d'oeuv re canadienne-
fran<{aise 25 . D'autres, dont Robert Sellar,
penserent meme etre les victimes d'un com
plot catholique visant a I'expulsion des protes
tants hors des Cantons de l'Est26.

L'irnage de ce coin de pays passe en
quelques annees sous la domination d'une autre
l1ationalite prenai t des accents de tragedie ou
de fierte selon son appa rtenance a une ethnie
ou a I'autre:

Here is a concession on which, a few de
cades ago, in each home was heard the
kindly speech of the Lowland Scot; here
another where High-landers predominated;
another where Irish Catholics and Protes
tants dwelt in neighborly helpfulness; ano
ther where neatness and taste told of its
dwellers being of New England descent. T0

day approach one of those homes, and with
polite gesture madam gives you to understa
nd she does not speak English. 27

o champs qu'on a peuples d'une autre race
altieTe,
Cantons de l'Est, dotes des plus etr anges
noms,
Vous qui deviez servir contre nous de bar
riere,
Vous nous apparteniez, et nous vous repre
nons~28
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Terminer ce chapitre sur ces accents triom
phants ne risquerait-il pas de nous faire illu
sion si nous ne nous demandions pas aussi de
quel poids economique pesaient respective
ment la communaute anglophone minoritaire
et la majorite canadienne-fran~aise?

Conclusion: effets de
l' evolution de la societe

est rienne sur sa structure
sodate apres 1&50

Etant donne l'etat actuel de Ja recherche en
histoire sociale des Cantons de I'Est, il est
difficile, voire meme impossible, de connaitre
exactement les effets des transformations
economiques et demographiques de cette re
gion sur la structure sociale. Les recherches
de Raoul Blanchard et de Jean Hunter nous
permettent cependant de faire certaines cons
tatations. Ainsi, de I'observation un peu at
tentive de la realite estrienne au XIxe siecle,
pouvons-nous affirmer ce qui est une regIe
generale dans la plupart de nos societes, a
savoir qu'il n'y avait aucune concordance entre
Ie poids demographique de la majorite et son
pouvoir economique et politique. En d'autres
mots, Ie renversement de la structure demo
graphique dans les Cantons de l'Est n'ebranla
meme pas superficielJement Ie pouvoir de la
bourgeoisie capitaliste anglophone. Au con
traire, la "conquete pacifique" de cette region
par l'abondante main-d'oeuvre quebecoise con
tribua plutot a consolider Ie pouvoir bourgeois
en multipliant ses possibilites d'investisse
ments et ses sources de profits. Quoique
faisant partie du groupe minoritaire dans Jes
Cantons de l'Est depuis 1&71 et au Quebec
depuis toujours, la bourgeoisie capitaliste an
glophone n'en demeurait pas moins la classe
dominante. Elle n'avait done aucune raison de
s'alarmer. C'est pourquoi, consciemment ou
non, elle fut la principale responsable de Ja
"minorisation" de son propre groupe ethnique
en attirant dans ses chantiers et ses industries
la main-d'oeuvre d'un autre ~roupe.

C'est plutot I'echelon inferieur de la hierar
chie sodale anglo-saxonne qui subit les con
trecoups du mouvement migratoire. Avec Je
depart de sa clientele, la petite bourgeoisie
commer~ante et professionnelJe perdit, en ef
fet, tout son pouvoir aux depens de la meme
classe chez les Canadiens fran~ais. "Le com
merce est presque tout en entier fran~ais29
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ecrit Blanchard. "If the English dominate the
industrial life of the town, the French domi
nate the commercial life"30 poursuit Jean
Hunter en appuyant cette fois l'observation sur
l'etude specifique de Coaticook.

L'evolution economique et demographique
des Cantons de l'Est provoqua done ainsi une
transforma tion radicale dans une structure so
ciale demeuree inchangee. La substitution
d'une paysannerie canadienne-fran~aisea une
masse paysanne anglophone et la creation d'un
proletariat egalement canadien-fran~ais ont
suscite J'emergence d'une petite bourgeoisie
francophone. Seu Ie, l'ancienne bourgeoisie
d'affaires tira tous les benefices de ces boule
versements. Nous nous retrouvons au bout du
compte devant Ie profil d'une nouvelle societe
greffee sous une vieille tete.
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DEUXIEME PARTIE LE VILLAGE
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Figure 6. Vue aerienne du village de Compton, vers ! 950.

Figure 7. Le village de Compton vu de Compton Station.
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INTRODUCTION

Point d'industrie au vilJage de Compton nl

de moulin mais des magasins, deux hotels et
beau coup d'artisans desservant une campagne
prospere ou J'e levage du gros et du peti t betaiJ
et des chevaux avait atteint un niveau de
quaJite reputee en Amerique et en
AngJeterre I. "Le betaiJ s'y engraisse a vue
d'oej)" disajent Jes uns et Jes pacages etaient
exceJJents2. Les "races d'animaux degenen~es,

une fois transplantees Ja, semblent y acquerir
une tadle et des qualites nouveJJes" disaient
les autres3.

Le pays comptonien est val1onneux. Les
rivieres y coulent o;a et Jo3. au hasard des pJis
appalachiens. Sur Ie flanc ouest de l'un d'eux,
Ie viJJage de Compton s'eleve ami-chemin
presque de Sherbrooke et de la frontiere des
Etats-Unis; dons Ie vaJJon, Jes meandres de la
riviere Coaticook dont les crues printanieres
fertilisent Jes terres r iveraines. Face au vil
lage, ami-coteau aussi, compton-Station ou
passe fa figne de chemin de fer Montreal 
Portland. On dit a Compton aujourd'hui que, si
Ie Grand Trone avait traverse Ie viJJage, celui
ci serai t devenu un grand centre. Compton
Station est demeure pourtant un hameau.

Entre 1880 et la guerre, une centaine de
families environ habJtaient Ie village. Les
trois eglises dont on apercevait Ie c10cher
selon qu'on abordait Ie village par Sherbrooke
au nord, par Coa ticook au sud ou par Hat ley a
l'ouest, temoignaient de la di versi te religieuse
de ses habitants. En direct ion du rang Coch
rane, au sud, Ie Ladies' CoJJege, nom me plus
tard King's Hall, dispensait son enseignement
aux jeunes fjJles de bonne famille anglaise et
angJicane recrutees un peu partout au Canada
et meme au deja. Un peu plus loin,
"IngeJside", la residence somptueuse de
l'eleveur H.D. Smith, que Jes habitants
appelaient spontanement "Ie chateau". Tout
sembJait respirer la prosperite. Pourtant cet
ordre qu'on croyait immuable, fut
soudainement ebranJe. En moins de dix ans, la
grande majorite des hommes et des femmes
qui avaient edifie ce viJJage partirent,
succombant eux aussi a I'invasion frano;aise
dont nous avons esquisse Jes conquetes en
premiere partie. Le depart des uns fut-il
consecutif a J'arrivee des autres? Les quebe
cois vinrent-iJs tout naturellement occuper des
places vides? Ce sont 103. deux questions aux
quelJes il nous faudra bien repondre.

Figure 8. Intersection des rues Principale etde J'Eglise vers 1920.
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Figure 9. Partie sud de la rue Principale. A cote du magasin Saint-Laurent, au premier
plan agauche, I'ancien magasin Rea.

Figure 10. Rue de I'Eglise en direction de larue Principale et du kiosque a musique.
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Chapitre I
LA POPULAnON

IJ est difficile de donner avec precision les
effectifs de la population du village avant
1901 date a laquelle, pour la prem iere fois, Ie
village constitua une division particuliere du
recensement. Avant 190 I, nous avons affaire
a des evaluations approximatives faites a par
tir de sources indirectes comme les rapports
pastoraux des trois eglises implantees dans Ie
village. lei encore, il taut etre tres prudent
car Ie territoire de fa paroisse et celui du
village ne concordent pas. II est douteux que
les trois paroisses catholique, methodiste et
anglicane aient les memes frontieres. Nous
avons utilise quand meme leurs registres, con
vaincu que les tendances observees valent pro
portionnellement tout autant pour Ie village
que pour la paroisse qui l'englobe.

Les effectifs demographiques

Durant une periode correspondant en gros a
la colonisation br itannique (1830-1860), 1a po
pulation du canton de Compton doublait pour
atteindre, en 1861, les 3013 habitants: un
sommet pour Ie XIxe siecJe. Pendant les 40
annees suivantes, la croissance demographique
du canton fut nulle. Trois mille seize habi
tants seulement etaient recenses en 190 I soit
trois de plus qu'en 1861. Apres quoi, la
progression repr it lentement de te Ile sorte
qu'en 1921, on pouvai t y denombrer 3441 indi
vidus soit 421 de plus qu'en 1861 et 425 de plus
qu'en 190 I (tableau I). Immobilisme along

terme mais aussi legere decroissance surtout
entre 186 Let L871.

La population du village evolua-t-elle ainsi?
Fut-elle, elle aussi, soumise a cet espece
d' inertie chronique qui semble etre la
principale caracteristique du canton dans les
40 dernieres annees du siecle?

Compte tenu de I'absence de donnees sOres
avant Ie xxe siecle, nous pouvons supposer
que la population du village se serait accrue
sensibJement de la meme fa<;on pendant La
meme periode. Les tendances decefees apres
1894 n'en etaient-elles pas I'indice? L'im mobi
lisme demo~raphique observe au niveau du
canton et verifiable ci-apres dans I'analyse du
mouvement annuel des naissances et des mor
talites, est trop inscrit dans les comporte
ments pour que la population viJlageoise, in
cluse dans nos statistiques cantona1es, ait
adopte une attitude differente.

Les mouvements annuels

Les registres des naissances, mariages et
sepultures pour les trois confessions reli
gieuses ayant leur eglise dans Compton
concernent trois paroisses dont la superficie
deborde Ie village sans atteindre cependant
celie du canton. La comparaison de ces
registres avec fes recensements can tonaux
nous per met de definir des comportements
appartenant tout aussi bien aux villageois.

Globalement, sans distinguer les mouve
ments des naissances et des sepultures d'une
confession a une autre, l'immobiJisme "quanti
tatif", voire meme la stagnation demogra
phique de la societe comptonienne observee
dans les recensements, se confirme. Cette

Tableau 1
I:.voLution de La population dans Compton de 1861 a 1921

Canton

Village

1861

3013

1871

2852

1881

2993

23

1894

444

190L

3016

457

19lL

3474

382

1921

3441

486
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difficiJe survivance de l'ensemble de la
population voile cependant deux rea lites que
I'examen des trois graphiques (fig. 11) nous
revelent, a savoir Ie vieillissement des
communautes anglicane et methodiste et la
diminution progressive de leurs effectifs et,
faisant contrepoids, la croissance nette de la
communaute catholique Oll les naissances
I'ernportaient toujours sur les deces. C'est 1.3
une premiere constatation importante pour
bien comprendre Ie renversement de la
structure demographique dans Ie village et Ie
canton apres 1900.

Le solde negatif des naissances sur les de
ces, permanent chez les methodistes l pendant
la periode consideree, episodique chez les an
glicans avant 1900 et generalement constant
apres, est un phenomene endemique illustrant
j'impossibilite pour cette communaute de se
regenerer sans I'apport de l'immigration bri
tannique qui lui faisait effectivement defaut
depuis les annees 1850. C'est ce qu'observait
aussi Ie Rev. C.H. Parker, pasteur de l'eglise
St. James de Compton:

En jetant un regard, sur les statistiques, il
est evident que nous avons eu un nombre
extraordinaire de funerailles et peu de bap-

t~mes. Les pertes dues aux mortali tes sont
ser ieuses et ajoute a celc3, sept ou huit
fermes ont recemment passe des mains des
notres acelles des Franc;ais. 2 [Traduc tion]

La communaute catholique fait preuve, au
contraire, d'une grande vitali teo Jamais les
courbes des naissances et des mortali tes ne se
croisent comme chez les protestants. IVlinori
taires dans Ie village avant 1900 et dans Ie
canton jusqu'en 1910, les Canadiens franc;ais se
reproduisent numeriquement plus rapidement
que tous les anglophones reunis.

La mobilite

La force des ethnies

L'examen compare des comportements de
mographiques chez res protestants et les ca
tholiques introduit Ie nouvel element de l'eth
nie que nous abordons sans tarder.

A la fin du XIXe siecle, certains llots du
sud-ouest estrien resistaient encore tant bien
que mal a "1'envahissement franc;ais". Le
village et Ie canton de Compton etaient parmi

King's Hajj tel qu' on peut Ie voir aujourd' hui.
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Tableau 2
Evolution comparee des populations canaclienne-fran~e

et canadienne-anglaise dans Compton de 187 I a1921

Canadiens anglais

1871 1881 189 I 1901 191 I 1921

Canton 2059 2014 1806 1753 1231

Village 307 125 60

Canadiens fran~ais

1871 1881 189 I 1901 1911 1921

Canton 687 733 1054 J570 2076

Village 140 245 416

eux. En 1881, annee du mariage du pere de
Louis Saint-Laurent, Jean-Baptiste-Mo~se,

avec Mary Ann Broderick a I'eglise Saint
Thomas de Compton, 733 "Canadiens"
seulemen t habi taient Ie canton contre 20 J4
Canadiens anglais; dans Je village, la
proportion serait encore inferieure.
Soudainement, entre 1901 et 1911, au village,
et la decennie suivante, dans Ie canton, les
angJophones partirent, ne laissant en 1921,
pour quelque temps encore, que 60
compatr iotes au village et 1231 dans Je canton
(tableau 2).

Ce renversement de la structure demogra
phique est tres bien ilJus tre dans la figure J2.
II aurait commence, dans Ie canton, en 1881 et
se serai t effectivement produit vers 19 I3.
Dans Ie Village, il pr it les allures d'une ver i
table revolution tant 103 rapidite et J'amplitude
du mouvement furent considerables. En 190 I,
en effet, les 307 anglophones representaient
33 pour cent de la population du village. Dix
ans plus tard, leurs positions respectives sont
inversement proportionnelles: 245 franco
phones constituaient alors 64,1 pour cent de 103
population du viUage. En 1921, ce pourcen
tage atteignit 85,5 pour cent.

Nous avons donc affaire a la substitution
d'un groupe ethnique par un autre et non a une
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submersion par la colonisation de terres
vierges et de lots vacants. Contrairement aux
colons, Jes nouveaux venus en pays comptonien
avaient ordinairement les goussets bien four
nis. Une bonne terre ne se vendai t -elle pas en
moyenne environ 5000 $? Certains payerent
entre 8000 $ et 12 000 $ pour une fer me par
faitement equipee; parmi eux des individus
com me Dominique Bolduc, Joseph Bureau,
Joseph-Philibert Poulin, Jean Rodrigue et
Leger Loubier. Qui ne connait pas aujourd'hui
a Compton 103 legende de Leger Loubier
reglant comptant, en billets de 100 $ sortis
soigneusement d'une vessie de cochon, les
17 000 $ necessaires pour l'acha t d'une partie
de Ja ferme Cochrane en 1908.

Les migrations

Chez les anglophones. Le depart de Compton
du groupe anglophone fut si rapide qu'on a
l'impression qu'il s'est enfui. La soudainete du
phenomene ne saurait nous cacher toutefois la
complexite de cet exode dont les indices
etaient perceptibles depuis quelques decennies
deja. Les rapports des reverends C.H. Parker
et J.S. Brewer, successivement pasteurs angli
cans de St-James Church de 1875 a la Pre-



miere Guerre en font foi 3. Comme un
leitmotiv, Us temoignent tous de la sournoise
agonie de fa communaute angJaise du village
et du canton. Citons quelques passages:

1885. Comme dans toutes les paroisses et
missions des Cantons, nous sommes affectes
par la diminution des membres de notre
com munaute. Cette annee encore,
quelques-uns des plus vieux et des plus
ardents partisans de l'Eglise nous ont fait
faux bond. 4
1896. Nous sommes conscients que notre
communaute diminue graduellement et
meurt lentement, car malheureusement les
membres de notre Eglise anglicane et de
notre nationali te anglaise ne succedent pas
a ceux qui partent. A l'instar de bien des
notres, les nouveaux venus par tent aussi
pour Ie nord-ouest tant vante.5
1903. La mortalite dans Ja paroisse et la
perte de nos meilleures fermes aux mains
d'individus d'une autre nationalite nous
placent devant I'evidence de la decroissance
rapide de notre congregation; ce qui, nous Ie
craignons, compromet serieusement not re
avenir. 6 (Traduction]

Lrincapacite de cette communaute a se sur
vivre, tendancielle apres 1&60, finit par at
teindre en 1900 une vi tesse d'acceleration
tout-a-fai t incontrolable du fait de la dispari
tion des institutions qui I'encadraient. En
1903, Ie pasteur Parker craignait pour la sur
vie meme de I'organisation paroissiale7. Les
departs de plus en plus frequents des membres

de sa communaute avaient compromis ainsi
J'existence des institutions; a son tour, la fai
blesse des institutions inc itait ceux qui res
taient a partir et empechaient, par la meme,
la venue de nouvelles familIes. En 1916, it ne
restai t plus que 20 fam illes de religion angli
cane dans la paroisse de St-James8 (tableau 3).
Finalement, ce fut Ie King's Hall, une institu
tion d'enseignement d'envergure canadienne,
qui sauva la paroisse en falsant du pasteur une
espece d'aumonier du personnel et des eleves
du college" C'est ce qu'ecrit Ie pasteur Brewer
dans son rapport de 1913:

L'avenir de cette paroisse est certainement
plus prometteur qu'il y a un an ou deux.
Ceci est dO principalement a l'agrandisse
ment de King's Hall et au fait qu'il a ete
decide C.Jue l'ecole demeurerait a Compton.
Cette decision fera toute la difference pour
l'eglise, car, avec une population anglophone
faiblissa.nte, depuis les dernieres annees
nous dependons de plus en plus sur Ie person
nel enseignant de King's Hall et leurs eleves
pour de l'aide, toujours, d'ailleurs, gene
reuse.9 [Traduction)

La presence d'un nombreux personnel, celi
bataire croyons-nous, expliquerait donc I'aug
mentation du nombre d'adultes dans la paroisse
paraWdement a la diminution des families
(tableau 3). Ce n'etait assurement pas sur de
tel1es bases que cette communaute pouvait
esperer se multiplier.

Tableau .3
Evolution comparee des families et des celibataires

chez les Anglicans de Ia paroisse St-James de Compton

Families Adultes hors Familles Adul tes hors
families familles

1903 35 30 1910 25 72
1904 35 30 1911 20 70
1905 35 30 1912 18 59
1906 29 40 1913 20 71
1907 21 56 1914 21 &0
190& 25 60 1915 17 &&
1909 1916 20 79

2&



Chez les francophones. Le depart des Cana
diens anglais vers I' "overestimated North
West", pour employer l'expression du reverend
Parker, et probablement aussi vers les Etats
Unis proches pour certains, se fit simultane
ment, disions-nous plus haut, a l'arrivee toute
aussi massive des "Canadiens". Ce mouvement
est confirme par les migrations des familles
comme Ie montre la figure 13. Jusqu'a l'aube
du xxe siecle, les families canadiennes
fr anc;aises arr ivaient au rythme d'une ou deux
par an. En 1900 et 1902, 28 et 29 fami lies
s'installaient dans la paroisse de Compton ce
qui portait ainsi leur nombre a 16210 alors que
les familJes anglicanes passaient de 35 a 29.
Les quelques 20 nouvelles familles qui s'eta
blissaient annuellement a Compton, par Ja
suite, venaient Ie plus souvent de la Beauce.

Qu'il nous suffise de rappe1er les noms des
families Bolduc, Gilbert, Bureau, Veilleux,
Doyon, Genest, Rodrigue, Poulin, Denis, Gro
leau, Carr ier, Gagnon, etc. Crest ce qui
ressort des entrevues menees a l'ete 1976
aupres des doyens du village et surtout de la
lecture des notes manuscrites du cure Lavallee
prises durant sa visite paroissiale de 191611.
Quelques familIes, dont celle de Lionel Savary
et Georges Raboin, etaient meme originaires
des Etats-Unis; d'autres, dont cel1e de Nelson
Veilleux et de Stanislas Carrier, y avaient fait
un court sejour avant de s'installer detinitive
ment a Compton 12. Il ne faut pas voir cepen
dant, dans Ie depart d'un Phi1ias Denis et de
quel9ues autres vers les Etats-Unis, un indice
de sejour transi toire a Compton. Cette hypo
these que nous suggere la courbe des famiJ1es

LA MIGRATION DES FAMILLES DANS COMPTON
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catholiques quittant Ja paroisse (fig. (3) ne
s'adresserait avant tout qu'aux Irlandais. N'ou
blions pas que ces donnees relatives a la
paroisse Saint-Thomas les concernent egale
ment. Ne serait-ce pas justement les families
irlandaises qui quitteraient surtout Compton
depuis 1879? En 1914, en effet, il n'en subsis
tait plus que sept13.

La disparition des Irlandais catholiques de
Compton accentue Ie caractere ethnique des
migrations dans les Cantons de l'Est. L'exode
toucha tous les anglophones sans distinction de
religion. L'attachement a la culture l'aurait
donc emporte sur celui a la religion. Cela, i1
me semble, contredit la these de Robert Sellar
et des "equal-righ tists", qui avaient interprete
la penetration frani;aise en Estrie comme un
assaut du catholicisme sur Ie protestantisme.

Le remplacement des generations

Chez les anglophones. La communaute an
glaise de Compton aurait-elle pu se survivre
en depit du depart de nombreuses families vers
I'ouest canadien et les Etats-Unis et en depit
de I'arret de I'immigration britannique dans les
Cantons de l'Est? Pour cela, il fallait qu'un
nombre suffisant de nouveaux-nes atteignent
J'age adulte aCompton meme, s'y marient et y
vivent. Nous savons maintenant qu'au moins
une de ces conditions n'etaient pas remplie.
La courbe des naissances chez les protestants
etai t generalement deficitaire (fig. 1I).
L' autre condition ne I'etait pas davantage.
Entre 1879 et 1916, 33 mariages seulement
furent celebres chez les anglicans et 107 chez
les methodistes soit respectivement une
moyenne annuelle de 0,8 et 2,6 mariages. Les
nouveaux-nes, issus de ces mariages, n'attei
gnaient pas tous la premiere annee comme
nous l'observons chez les catholiques. Bien des
jeunes couples semble-t-il, preferaient etablir
leur famille ailleurs comme nous I'indique la
diminution progressive du nombre de families
chez les ang1icans (voir tableau 3).

Chez les francophones. Les comportements
demographiques des francophones presentaient
un profil different. Les conditions de crois
sance de leurs effectifs sont iei remplies.
L'ecart entre naissance et mortalite est tou
jours positif; on y grandit et on s'y marie.
Entre 1879 et 1914, 1254 catholiques sont
baptises, 533 meurent et 234 se marient l4.
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Les mouvements saisonniers

Faute de temps et de donnees suffisantes, il
nous a ete impossible d'etudier Ie mouvement
mensuel des naissances, mariages et sepultures
chez les anglicans et les methodistes. 11 eat
ete utile pourtant de comparer les mouve
ments saisonniers des deux communautes lin
guistiques et reJigieuses. Peut-etre aurions
nous pu distinguer dans leurs comportements
respectlts la part des imperatifs culturels et
des contraintes materielles.

Cette reserve etant faite, Ie mouvement des
conceptions-mariages-deces chez les catho
liques comptoniens nous paraissent semblabJes
aux mouvements analogues observes dans les
societes rurales traditionnelles des siecles pas
ses quand les conditions materielles et clima
tiques pesaient lourd sur I'existence des indivi
dus 15. Comme chez elles, il y a similitude de
comportement dans Ie cycle des naissances et
des deces et dans celui des mariages et des
conceptions. La courbe des naissances atteint
son maximum en plein ete (juin - juillet) et en
hiver (janvier) et son minimum en automne
(octobre - novembre); celie des deces presente
grossierement Ie meme profit avec ses maxi
ma d'ete et d'hiver en juillet et en janvier, et
son minima d'automne en octobre (fig. 14). Le
chiffre des mariages est a son plus haut en
automne (septembre - octobre) et en hiver
(janvier), et a son plus bas en decembre et en
mars. Le trace des conceptions a la meme
allure, exception faite du minimum de janvier
et de fevrier (fig. 14).

Mariages et conceptions

Cette derniere analogie s'explique en bonne
partie par les prescriptions religieuses interdi
sant la celebration des mariages et eXhortant
les epoux a la continence pendant la periode
de l'Avent (decembre) et du Careme (mars 
avril). L'interdit sur Jes mariages semblait
generalement observe; cela se comprend aise
ment a cause du caractere social de Ja cere
monie. Les incitations a Ja continence, au
contraire, etant affaire de conscience et de
caractere intime, n'etaient pas suivies par
tous.

Les contingences du milieu inf lueni;aient
aussi Ie cycle des mariages et des conceptions.
Les travaux des champs tenaient Ie cultivateur
sur sa terre du printemps a I'automne, des
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Tableau 4
Les mariages pour la periode de 1875 a1899

Mariages

168

De filles mineures

58

34,596

De garl;ons mineur s

11

6,596

Entre mineurs

6,596

semaiJles aux recoltes. Fin septembre - octo
bre, it se mariait; l'hiver venu, en janvier et
fevrier, il partait pour les chantiers ne lui
laissant guere plus que quelques mois pour
mener une vie conjugale veritable.

Entre 1875 et 1899, les 168 mariages cele
bres a l'eglise Saint-Thomas unissaient genera
lement des adultes. Les mariages entre mi
neurs etaient rares, LL seulement. Plus fre
quents, les mar iages de fi1les mi neures repre
sentaient 34,5 pour cent des mariages de la
per iode (tableau 4).

(fig. 14). Deces de nourrissons, d'enfants et de
vieillard5; morts aussi de jeunes femmes en
couches. C'etait dans ces classes d'ages ex
tremes (0-1) et (51 et +) que 1'0n mourait
davantage (tableau 5).

Chez les adultes de 21 a 50 ans, pres de 20
pour cent des deces. Parmi eux, des femmes
surtout: 28 pour cent du groupe 11 a20 ans, 80
pour cent de 1a classe des 21 a 30 ans et 58
pour cent de celle des 31 a40 ans.

Bilan
Tableau 5

Pourcentages compares des deces par groupes
d' age pour la periode de 1875 a1899

A Compton, la vie c6toyait facilement la
mort. Chaque ete, a I'epoque des canicule de
juillet, et I' hiver, pendant les froids de janvier,
les beffrois des trois eglises sonnaient quoti
diennement Ie g1as ou Ie carillon. Juillet et
janvier etaient mois de naissances et de deces

Les naissances et 1es deces

Ages

(0-1)
(1-10)

(11-20)
(21-30)
(31-lfO)
(41-50)

(51 &: +)

Mortalite

29,596
12,696
7,696
8,396
5,696
5,3%

30,8%

Femmes

28%
8096
5896
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Au terme de cette etude de la population
comptonienne, que retenons-nous? Ce qui
frappe d'abord, ce sont les comportements
demographiques traditionnels des Comptoniens
de la fin du XIX e siecle. La, com me jadis
chez leurs ancetres, nous pouvons observer la
presence constante de la mort infantile et
juvenile qU'une progeniture abondante venait
heureusement sur manter chez les uns, et
<{u' une emigration aggravait chez les autresj
la aussi, la meme dependance aux cycles des
saisons et aux conditions materielles d'exis
tence. Ce qui frappe ensuite, c'est la tres
grande mobilite des populations. Mobilite
qu'une approche superficielle des
recensements nous aurait fait echapper.
Mobilite si intense et si rap ide qu'un groupe se
substi tua a un autre en mains de 10 ans. C'est
sans doute un phenomene inusite en
demographie historique.

Le caractere endemique de la decroissance
demographique de la population anglophone
n'explique pas cependant cette quasi dispari
tion en quelques annees au debut du siecle.
C'est qu'a cette epoque, cette decroissance



etait aussi conjonctureUe tout comme Ie
"boom de l'Ouest" auquel la population partici
pa et comme l'arrivee des Beaucerons qui
offrirent de bons prix pour ces proprietes.
Tout incitait donc les anglophones a partir
pour aller reproduire rapidement dans I'Ouest
une structure sociale qu'iJs controleraient plus
facilement et dans laquelle ils se reconnaT
traient.

PLAN A L'H:~ElLE DU VillAGE

Figure 15
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Figure 16. Plan a J'echelle d'une partie de la rue Principale. M, maisonj
m, magasin; E, eglise.

./

Figure 17. Plan al'echelle de l'autre partie de la rue Principale. M, maison;
m, magasinj E, eglise.
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Figure 18. Plan a t'echeUe de Ja rue de l'E.gtise. M, maison; m, magasin;
E, eglise.

Chapitre II
L'ENVrRONNEMENT VILLAGEOIS

II serait interessant apres l'approche gene
rale par la population comptonienne d'aborder
J'homme du village dans l'individualite de sa
vie quotidienne et essayer de savoir cornment
il a su s'adapter aux contraintes du milieu
physique. II nous a ete impossible de pousser
l'analyse dans ce sens. Nous pouvons cepen
dant sans difficulte connaltre son environne
ment grace aux renseignements laisses par Jes
registres des assureurs, gr§ce aussi a Ja photo
graphie et, bien entendu, a l'observation du
vilJage actuel.

L'habita t comptonien

En rea lite, Ie viUage ne comprenait a la fin
du siecle dernier, que deux axes: la rue Princi
pale et Ja rue de l'Eglise. Ces rues etaient
bordees de maisons, de boutiques d'artisans,
d'edifices voues au culte et au commerce, de
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Figure 19. La residence du docteur Thomas
LaRue au XIxe siecle, demoJie en 1953.



granges, d'ecuries et de remises construits en
bois dans un style rappelant les origines bri
tanniques et americaines des premiers habi
tants.

La maison du village avait une surface
moyenne d'environ 900 pieds carres, un etage
ou deux, parfois trois. En regie genera Ie,
chaque maison possedait une annexe et/ou une
cuisine d'ete construite Ie plus souvent a I'ar
riere. Reunis acette derniere en enfilade se
trouvaient Ie hangar a bois (woodshed), la
grange et/ou la remise. Le tout formait un
ensemble longiligne perpendiculaire a la rue ou
encore semi-rectangulaire.

La propriete bourgeoise

La propr iete bourgeoise se distinguait par
les dimensions imposantes de la maison, par
l'amenagement paysager ou s'integrait souvent
Ie court de tennis ou Ie jeu de croquet, par ses
batiments ou I'ecurie et la remise avaient
bonne place. On remarquait la maison a son
exterieur par son style urbain, a son interieur
par l'importance des pieces de sejour et de
receptions. Telles nous apparaissent, entre
autres, les maisons LaRue, King, Pomeroy
(fig. 19, 20, 21). On y retrouvait les objets de
luxe comme l'horloge, I'orgue ou Ie piano, les
tableaux, l'argenterie, les fa'i'ences, les porce
laines, par fois les livres, au me me ti tre que la
centr ifugeuse, la batteuse, Ie grenier et le
betail chez Ie cultivateur I.

Le "chateau"

"Ingleside", la residence cossue et tres nou
veau riche de H.D. Smith Jlemportait sur
to utes les aut res par la dimension et par
l'originalite du style. Les villageois l'appelait
Ie "chateau", nom qu'ont donne d'ailleurs les
architectes americains ace genre de batiment
conc;u dans la seconde moitie du XIXe siecle.
Ingleside n'avait aucun style. C'etait plutot un
ensemble imposant et heteroclite tenant a la
fois de la grange, du chateau ou de la maison
de la Nouvelle-Angleterre (fig. 22).
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Figure 20. La residence du docteur A. King.

Figure 21. "Pomeroy Place", la residence de
la famille Pomeroy.

Figure 22. "Ingleside" ou Ie "chateau", resi
dence de H.D. Smith.



PLAN.

~IJI-. :.::~ J ~ RTII.

to

SOUTH.

Figure 23. Croquis au sol d'une maison de ferme et de ses batiments, dessine pour Jes
besoins d'une police d'assurance.

Figure 24. L'e~lise cathoJique Saint-Thomas d'Aquin sous Ie pastorat de I' abbe Joseph
Eugene Choquette (1883-1896), detruite au debut des annees 1950.
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La ferme

La maison de ferme ne nous semble pas se
differencier sensiblement de la maison villa
geoise. Sa place par rapport aux dependances
etait analogue. Les batiments etaient toute
fois plus nombreux et rayonnaient plus ou
moins autour de fa maison, parfois a proximite
d'eJle (fig. 23). Greniers, granges, ecuries,
porcheries, poulaillers, remises, hangars etc.
se presentaient selon un ordre apparemment
assez fonctionnel.

Point d10bjet de luxe dans la maison de
ferme moyenne, du moins aucune trace n'a
transparu dans les registres des assureurs. Le
piano ou l'orgue fait cependant exception. On
Ie retrouve, en effet, dans pres de 50 pour
cent des maisons assurees.

L'orgarusation spatiale du village
de Compton

Le village etait Ie centre d'une agglomera
tion rurale qui s'etendait a tout Ie canton.
Siege du Conseil de la municipaJite de canton,
lui-meme municipalite de village depuis 1893,
lieu de rassemblement de trois confessions
religieuses, il etait aussi une place de com
merce, un lieu de transit et Ie centre des
services artisanaux et autres. 1I etait, pour
alnsi dire, une petite capl tale economique,
polltique et religieuse. Cette multiplicite des
fonctions se refletait dans j'organisation spa
tiale du village, dans ce qui pourrait bien
improprement s'appeler son "urbanisme".

Les trois eglises

Vers Ie milieu du XIXe siecle, quiconque
voulait aborder Ie village par la route d'Hatley
(rue de l'Eglise) pouvait apercevoir d'un seul
regard ses trois eglises. S'elevant au premier
elan comme une sentinelle, I'eglise catholique
a cote de son cimetiere (fig. 24); a peine
quelques centaines de pieds plus loin, l'eglise
anglicane edifiee depuis peu sur ce nouveau
site plus proche des ficteles; et tout a fait au
haut du regard sur la place minuscule formee
par l'intersection de la rue Principale et de
I'Eglise, la sobre et elegante egJise methodiste
(fig. 25). En 1&&7, l'egJise angJicane revint sur
son emplacement premier, a I'extremite sud du
village, la ou elle se trouve encore aujourd'hui

3&

(fig. 26) acote de son cimetiere.
Dans Ie voisinage de chaque e&lise, fideles

et insti tu tions avaient tendance a se regrou
per. L'eglise anglicane, son cimetiere et
King's HaJJ formaient un i10t bien distinct pres
duquel habitaient certaines families eminentes
de la paroisse comme les Smith et Ie Docteur
King (lot 156). Avant les migrations du debut
du siecle, les Canadiens franc;ais catholiques
occupaient la majorite des lots de la rue de
l'Eglise. C'est 130 ou se trouvaient leur cime
tiere, leur ecole et, plus tard, Ie couvent.
Autour de I'eglise methodiste, point d'institu
tions distinctes mais la presence de fideles
influents comme les Pomeroy, les Saultry, les
Todd.

Figure 25. L'eglise methodiste construite vers
Ie milieu du XIXe siecle. Elle devint plus tard
eglise unie apres I'union des EgJise methodiste
et presbyterienne, puis demo lie dans les

annees 1950.



Figure 26. King's Hall au debut du xxe siecle. L'edifice fut agrandi et converti au style
Tudor vers L905.

Figure 27. L'eglise anglicane
St-James avant La demolition

de son clocher.
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Magasins, hotels et boutiques

Centre de trois communautes religieuses du
canton, Je village de Compton fut aussi, avons
nous dit, une capitaJe economique et un lieu de
transit. Cela se refletait, dans Ie viJlage, par
Ja concentration d'un nombre etonnant de ma
gasins, de boutiques d'artisans et d'hoteJs au
tour de I'intersection des rues de l'EgJise et
PrincipaJe (fig. 28).

A. la fin du siecle, pas moins de quatre
magasins generaux s'y faisaient concurrence.
En 1863, Ie village en comptait huit dont cinq
dans ce seul itot. Proche des magasins, les
hotels Todd (Oriental) et Paige (Compton),
deux immeubles fort imposants avec leur re
mise, leur ecurie et leur grange dont l'un 
J'hotel Paige - forma it avec Ie magasin Guil
bert un quadrilatere qui ne devait pas manquer

d'e!l~gance. Jouxtant ce dernier, sur l'empla
cement de l'e9lise anglicane, Ie loueur de
chevaux, ses ecuries et sa "batterie" (nag
shed). A. quelques pas de la, sur la meme rue,
Ie forgeron-marechaJ-ferrant et Ie charron;
derriere I'hotel Oriental, une deuxieme bou
tique de forge. Tout cela il1ustre I'activite
febrile qui devait animer Ie viJlage et Ja belle
organisation qu'il avait su se donner au tour
nant de ce siecle.

E50UISSE DE L.A CONCENTRATION VIL.L.AGEOfSE

o·

Figure 28
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Chapitre m
LA PROPRI~T~

Quand les Beaucerons vinrent s'etablir dans
Ie canton de Compton a la fin du siecle
dernler, ils y trouverent un pays organise,
pourvu d'institutjons propres et dote d'une eco
nomie agricole specialisee. Us n'avaient rien
des pionniers qui, a la meme epoque, coloni
saient d'autres regions du Quebec. Contraire
ment aces derniers, ils s'installaient dans un
milieu au paysage deja dessine, et ils s'implan
taient dans une societe OU l'economie et l'or
ganisation socio-politique etaient deja fixees
depuis un bon demi-siecle.

Les "Canadiens" achetaient a bon prix
fermes, commerces, boutiques et maisons. Au
tournant du siecle, ce transfert gagnait la
quasi totalite des proprietes du village et du
canton. Nous pouvons en suivre la progression
dans les recensements, dans les roles d'evalua
tion et aux archives du Bureau de J'enregistre
ment a Sherbrooke. Pour Ie seul village, entre
1897 et 1910, on denombre en effet plus de
300 contrats relatifs a la propriete soit une
moyenne de deux contrats par lot.

Nous y reviendrons. Tenons-nous en dans un
premier temps a l'approche descriptive de 1a
propriete fonciere et a sa repartition parmi les
groupes sociaux et Itnguistiques.

Structure de 1a propriete comptonienne

En principe, il n'y a pas de grandes proprie
tes dans un village. [j y a cependant des
grands proprietaires dont les proprietes sont
souvent morcelees. 'A Compton, deux d'entre
eux, Cochrane et Smith, ont laisse aujourd'hui
quelque souvenir; I'un sans doute parce qu'il
fut senateur, I'autre parce que Ie faste dont il
aimait s'entourer est reste legendaire. Tous
deux eleveurs et negociants d'animaux de race,
ils embauchaient de nombreux ouvriers agri
coles parmi lesquels on compte aujourd'hui
certains doyens du village. Parmi les autres
proprietaires certains possedaient autant mais
sans ostentation. Joseph Bureau, par exemple,
laissa a sa femme Lucie Dulac, en 1908, 620
acres repartis dans les 4e , 6e, 7e et 8e rangs.
Ce sont ces proprietaires et aussi les aut res
plus humbles que nous viendrons a connaitre
partiellement, a I'aide de quelques declara-
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tions testamenta ires et des roles d'evaluation,
plus particu lierement celui de 1906, Ie plus
soigne et surtout Ie plus complet de la periode.

Les proprietaires

Petite, moyenne et grande propriete. Le can
ton de Compton se compose de dix rangs,
partages chacun en 28 lots de 200 acres occu
pes par un ou plusieurs cultivateurs (fig. 29)1.
En 1863, la concentration de Ja population y
etait tres faible; elle Ie demeure encore au
jourd'hui. On note cependant iei et la, au
carrefour des routes et Ie long de leur par
cours, quelques agglomerations dont Watervil
le, Compton, Moe's River et Hillhurst (Brook
ville). En 1871, les proprietes de moins de dix
acres etaient infimes, moins de 10 pour cent
(tableau 6); 41 pour cent des exploitations a
vaient par contre une superficie superieure a
100 acres. Chose remarquable, la repartition
des lots par groupes de 50-100, 101-200 et de
200 acres et plus resta proportionnellement la
meme pendant toute la seconde moitie du
siecle et les premiers dix ans du XXe siecle.

Figure 29



TABLEAU 6

DI ....ENSION CD....PAREE DES EXPLOITATIONS DANS LE CANTON ET LE VILLAGE

CANTON' VILLAGE"

1871 1891 1911 1906 1918

EXPLOITATIONS Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
d'exploitations % d'8Xpl Ortet Ions % d'e,ll;,olOltStions % d'exploit8tlons % d-expJoitauons %

. d. 10 acres 34 8.7 128 26 103 19.8 51 64.5 &4 62

11- 50 64 16.5 57 11.5 7B 15 I B 10.1 15 17.2
I

~

N
51 ·100 130 33.5 122 24.B 138 26.5 7 BB 7 B

101 - 200 109 28.1 133 27 148 28.4 B 10.1 7 B

201 8'l Dlus 50 12.9 52 10.5 &4 10.4 5 6.3 4 46

Total occupant 387 492 521 79 B7

Propr~t.jr ... 351 420

recensernent

rOle d'.....lu.tion

Onr 'd exdu81 del st8tlSliQUe-s du village: 'M proprlGl$S PO~I; par Ittl Institutions. comme les eglises, I", eccles, cjmeti~re5. etc.



C'est la, pensons-nous, un indice de La conti
nuite et de la stabilite de l'agriculture comp
tonienne. La mobilite des proprietaires, qui
fut grande, ne semble pas a voir perturbe pour
autant Peconomie du canton, ni provoque la
concentration et Ie morcellement. Le seul
vrai changement survint dans la multiplication
des petites uni tes de moins de 50 acres, conse
cutive au developpement des villages de
Waterville et de Compton.

La repartition de la propriete dans Ie village
de Compton etait inversement proportionnelle
a celie du canton. lei, plus de 60 pour cent des
proprietes avaient moins de dix acres (ta
bleau 6). En 1906, 79 individus, plus les insti
tutions villageoises permanentes comme les
trois eglises, les deux cimetieres, les ecoles, Ie
college, l'hotel de ville, etc. se partageaient
les 3200 acres du vilJage. A eux seuls, les
agriculteurs L.Q. Bliss Oots 131, 134), John
McClary (lots 135, 139), Robert Robertson
(lots 13, 136), Jean Rodrigue (lots 5, 10, 130)
et H.D. Smith (lots 141, 142, 143) en dete
naient plus du tiers soit 1243 acres2. On
s'imagine sans peine cette dichotomie dans un
petit village ou la pihure, Ie semis et Ie jardin
se cotoyaient, et ou la "grande" propriete
s'etendait souvent au-dela de son territoire.
Des quelques milJes acres de terre appartenant
a H. D. Smith, par exemple, 295 acres seule
ment se trouvaient dans les limites du vilJa&e.

Au village donc, les petites proprietes
comptaient pour 60 pour cent. Cela allait de
soi puisque Ie meme pourcentage d'individUs
exer<;aient les metiers d'artisans, d'ouvriers
agricoles et de commer<;ants.

-!-a proyriete pay~e: La propriete 'pays~nne
a I'lnteneur du terrltOlre de la munlclpalite du
village de Compton ne fut jamais considerable.
En 1906, y indus les 5 proprietaires deja
nommes, 13 cultivateurs possedaient une ex
ploitation excedant les 100 acres; en 19L8, ils
etaient LL (tableau 6). Les autres se parta
geaient les petites terres de 50 a 100 acres ou
des parcelJes de moins de 50 acres.

La propriete artisanale, commen;ante et ren
tiere. Par necessite, une des principales voca
tions d'un village a toujours ete de fournir des
services a la communaute environnante. A
Compton, la propriete artisanale et commer
<;ante etait nombreuse et diversifiee. C'est ce
qui explique la presence de plusieu rs ren tiers
et rentieres. De prime abord, la superficie
d'une telle propriete depassait rarement Pacre
et les 1000 $ d'evalua tion. Cet equilibre appa-
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rent ne saurait nous cacher cependant l'exis
tence d'une hierarchie parmi les proprietaires
au sommet de laquelle on retrouve, entre
aut res noms, les Pomeroy, Stimson, Paige,
Bliss, Craig, tous, ou presque, marchands et
quelques rentiers aises dont Lucie Dulac
Bureau, MeriJda Gagne-Vallee et Burton F.
Harvey. Tous possedaien t plus d'une propr iete
et speculaient soit comme vendeur-acheteur
soit comme preteur.

William Warren Paige, marchand, hotelier,
huissier, assureur et que sais-je encore, posse
da au moins, a un certain moment, entre 1899
et 1915, jusqu'a 18 proprietes dont les deux
hotels. Plus du cinquieme des demeures du
village lui passe rent entre les mains sans
compter les hypotheques qU'il detenai t sur
plusieurs aut res proprietes. A sa mort en
1915, il leguai t, a sa "soeur par adoption
Caroline Edith Lemoyne"3, fdle d'Arba Stim
son, lUi-meme ancien marchand et proprietaire
foncier de Compton, quatre proprietes et deux
hypotheques de 1000 $.

Durant la meme periode, les freres Ri
chard L., Samuel J., et Caudwell G. Craig
ainsi que Jes epouses des deux derniers Mary
Albie et Maria G. Drake, speculaient sur au
tant de bien-fonds dont un magasin general et,
a quelques reprises, J'hotel Todd. De loin Ie
plus riche des trois, Samuel Craig et sa femme
quitterent Compton pour l'Alberta vers 1903
avant meme d'avoir liquide toutes leurs pro
prietes. En 1908, les epoux Caudwell et Albie
Craig allerent les y rejoindre laissant a Comp
ton Richard L.; en 1913 celui-ci ceda au doc
teur Brodeur les derniers biens de la famille.

II semble que Ie reseau familial fut un
facteur important dans la transmission et l'ac
cumulation de la propriete. II eLlt ete interes
sant des lors d'etablir la genealogie des princj
pales famUles du village afin de donner du
poids a cette hypothese, etayee pour l'instant
sur quelques exemples dont celui de
W. W. Paige. Pour ceJui-ci la familJe consti
tuera les assises de sa fortune: de ses parents
d'abord, D.W. et Warren Paige, respectivement
hotelier et proprietaire de rela is; de sa tante,
veuve de Charles Renault, tanneur, et peut
etre de son pere adoptif Arba Stimson, mar
chand.

A la campagne et au village, Ie prestige lie
a la propriete ne reposait pas sur les memes
criteres La c'etait Ja surface et la nature de
J'exploitation qui l'emportaint, ici c'est la va
leur ajoutee a un lot par une maison ou un
commerce.



La propriete ecdesiastique. Robert Sellar4
ecrivait a la fin du siecle, que I'eglise tou
jours imposante, Ie couvent, la chapeJle de
procession et la croix monumentale a la
croisee des chemins caracterisaient Ie village
traditionnel quebecois et symbolisaient Ie
pouvoir abusif des pretres sur Ie peuple.
Poursuivant Ie raisonnement de Sellar en I'ap
pliquant cette fois a Compton, nous arrive
rions peut-etre a la conclusion que la popula
tion de ce village vivait sous une veritable
theocratie. Trois eglises et leurs dependances,
deux cimetieres, un college anglican pouvant
contenir plus de cent etudiants et professeurs,
deux ecoles: I'une catholique et franc;aise,
J'autre protestante et anglaise, faisaient de
Compton un village bien evangelise! Globale
ment cette propriete impressionnait d'autant
plus que la concentration de J'habitation villa
geoise etait assez faible. Mais repartie entre
les trois confessions, elle apparaissait somme
toute modeste. SeuJe, I'eglise anglicane, a
cause de la taille imposante et du style du
King's Hall, a cause de Ja superficie de son
do maine, projetait I'image d'une aisance soute
nue par surcroit par plusieurs paroissiens aises.
Le Senateur Cochrane par exemple qui, chaque
annee, lui faisait don de 5000 $5. Les deux
autres confessions heriterent bien, a l'occa
sion, de quelques fideJes genereux. Elles ne se
consti tuerent pas pour autant de bien-fonds
remarquables. Les quelques proprietes con
nues, ainsi acquises, furent ordinairement as
sez vite remises en vente.

Les locataires

La propnete confere Ie prestige et Ie pou
vOir. Cochrane fut senateur; Smith, Pomeroy,
pere et fils, Stimson, Paige, Saint-Laurent,
furent de tous les conseiJs dans le canton et
dans Ie village. Le locataire, au contraire,
n'avait aucun poids social et etait exclu de
toute vie politique: municipale toujours, pro
vinciale et federale aussi longtemps que la
liste des electeurs a ces deux niveaux de
gouvernement fut dressee a partir des r61es
d'evaluation des municipalites.

Cet aspect social de la propriete doit rete
nir maintenant notre attention car il fut im
portant et etroitement lie a la structure meme
de la societe comptonienne. L'etude de la
culture politique que nous effectuerons dans
un chapitre ulterieur ne saurait se faire sans y
referer.
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Figure 30. Les surfaces ombragees indiquent
les terres louees.

La carte a la figure 30 montre qu'environ 50
maisons sur autant de lots etaient louees, dont
certaines par Ie colonel Benjamin Pomeroy.
Le plan du village (fig. 31) nous montre que sur
I'une des rues pas moins de six maisons etaient
louees dont quatre appartenaient au marchand
A. Stimson. N'etaient indiquees ici que les
maisons en location mais jamais les lots sans
maison. Combien y en avaient-ils, s'il y en
eut, et aqueUes conditions les louait-on? Les
nombreuses locations sur des terres parfois
immenses coYncident avec la presence de nom
breux ouvr iers agricoles (labor'er's) dans Ie can
ron et de journaliers.

Grace au role d'evalua tion de 1906, il est
possible de circonscrire un peu plus ce pheno
mene. Le tableau 7, dresse a partir de ce
document, nous per met de repartir propr ie
taires et 10cataires par groupes socio
professionnels. Notons d'abord I'importance
des locataires qui l'emporte de beaucoup sur
ce que nous avions observe en 1&63 (fig. 30).
Abstraction faite du groupe des rentiers, les
locataires representaient 39 pour cent de la
population active, recrutes principalement
parmi les ouvriers agricoles. Ceux-ci etaient,
en effet, Ie seu1 groupe socio-professionnel ou
les locataires etaient majoritaires. La
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situation des cultivateurs-Jocataires etait
particuliere. lis etaient des loca taires
occasionnels, en realite propr ietaires
potentiels de I'exploitation paterneJ1e sur
laquelle jls travaillaient. C'etait Ie cas des
fils de PhiJias Doyon et de Jean Rodrigue. En
attendant, comme tous les autres locatajres
permanents, i1s n'avaient aucun droit politique.
La propriete ne faisajt-elle pas Ie citoyen!

Mobilite de la propriete

La mobilite de la propriete a Compton suivit
assez fidelement Ie rythme des migrations.
L'observation des deux graphjques, figure 32,
montre bien, en effet, la concordance entre
les deux phenomenes quoique I'un, la mobilite,
soit legerement dephase par rapport a l'autre,
la demographie, celle-ci evoluant plus rapide
ment que celle-la. Prenons pour exempJe Ie
rapport que nous etablissons entre Ie r61e
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d'evaluation de 1918 et Ie recensement de
1921: 70,1 pour cent de la propriete apparte
nait aux "Canadiens" en 1918 alors qu'ils cons
tituaient trois ans plus tard, en 1921, 85,5 pour
cent de la population viJlageoise. Les loca
taires faisaient toute la difference. A. I'instar
de W. W. Paige, des freres Craig, d'A. Stimson,
plusieurs individus quitterent Compton sans
meme avoir vendu leur(s) propriete(s) qui, par
tant, fu(ren)t offerte(s) en loca tlon. On en
compte 38 dans Ie role d'evaluation de 1906
dont 24, soit 63,1 pour cent furent louees
effectivement par des "Canadiens" nouvelle
ment arrives. La location constituait ainsi
souvent une etape transi toire dans Ie transfert
de la propriete. Ferait-elle partie d'une stra
tegie speculatoire permettant a certains ven
deurs d'atteindre les meilleurs prix? Serait
elle plutot imputable a une h~te de partir que
nous ne nous expliquons pas encore tout-a
fait?

Environ 300 contrats de vente, de donation,
de pret, d'heritage, impiiquant des proprietes
villageoises, furent en effet signes devant dif
ferents notaires et Ie juge de paix entre 1897
et 1910 soit une moyenne de deux contrats
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Tableau 7
Les locataires en J906

Categories socio-professionnel1es

Cultivateurs
Ouvriers agricoles
Artisans
Marchands
Profession liberale
Service
Rentiers

TOTAL

Propr ieta ires

25
5

15
7
2
5

19

78

Locataires

13
14
6
2

4
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pour chaque lot negociable. Phenomene re
marquable assurement pour un village de
quelques 400 habitants! Mais combien plus
encore quand plus de la moitie d'entre eux
furent negocies entre 1906 et 1910:

Nous avons deja emis I'hypothese qU'une
conjoncture favorable apres 1896, Ie "boom de
l'Ouest" particulierement, pouvait expliquer Ie
mouvement migratoire dans Compton. Fut
elle determinante au point d'entralner une
telle frenesie dans les transferts immobiliers?
Peut-on parler d'une espece de concertation de
la part des migrants? Chose certaine, la vente
des proprietes des personnages considerables
comme les gentlemen-farmers Smith, Coch
rane et Robertson, des commer~ants comme
les Craig venait subitement imprimer au
mouvement migratoire, deja si bien amorce
depuis quelques annees, un nouvel elan et
avivait Ie mouvement inverse chez les
Canadiens fran~ais qui ne demandaient pas
mieux, leurs economies en poche, que
d'occuper les places.
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Chapitre IV
STRUCTURE SOCIALE ET VlE

ECONOMIQUE

Les documents disponibles ne nous per met
taient pas de faire une analyse plus approfon
die de la reaJite economique du village et
consequemment, notre approche de cette rea
Ii te est indirecte. Reconnu juridiquement en
1893, Ie village de Co mpton ne figure dans les
recensements que depuis 190 l. Mais, ces
derniers sont tout aussi avares de donnees les
reservant plutot aux cantons, aux comtes, par
fois aux gros villages de quelques milliers
d'habitants. Les roles d'evaluation et les re
gistres d'assurance sont plus eloquents. Sans
contenir de renseignements d'ordre stricte
ment economique, i1s nous fournissent heureu
sement, dans un cas, des donnees assez pre
cises sur les categor ies socio-professionnelles
et, dans l'autre, des indices assez nombreux
su r I'agricul ture pour nous per mettre d'extr a
poler sur la vie econom ique. Le role d'evalua
tion de 1906 nous servira encore ici de docu
ment de base. Des trois roles existant entre
1893 et 1920, it est Ie seul a fournir cette
information et a donner quelques indications
sur les types de propriete.



Les categories socio-professionnelles

Compton etait un village agricole. Du mi
lieu du XIxe siecle a la veille de la seconde
guerre mondiale, sa population active se com
posait toujours, pour la moi tie, d'agr iculteurs.
Village agricole certes, village ressource aussi
pour la communaute paysanne cantonale qui y
trouvait tous les services: du cure au medecin
en passant par Ie marchand, I'instituteur, I'ar
tisan, Ie chef de gare, etc.

Nous y avons identifie six groupes profes
sionnels (tableau 8). En 1906, les agriculteurs,
qui forment naturellement Ie groupe dominant
(56,4 pour cent), designent a la fois les 38
cultivateurs (feamers) et les 19 ouvriers agri
coles (laborer-s). Viennent ensuite les 2! arti
sans (20,1 pour cent), les 9 "employes de
service" (8,9 pour cent) dont certains etaient
salaries comme Jes agents, Ie commis et la
postiere (Lora Sain t-Laurent), et les autres
independants comme Ie libraire peut-~tre et
Charles Demers, Ie loueur de chevaux sOre
ment. Le groupe de marchands comprend 9
rnembres (8,9 pour cent), celui des professions
liberales 5 (5,0 pour cent); enfin 19 rentiers, 6
"gentlemen" et 13 veuves vivent apparemment
des seuls revenus de leurs biens!.

Durant les decades anterieures et poste
rieures au role de 1906, la repartition des
professions n'aurait que tres peu change.
Notons cependant la diminution du nombre des
ouvriers agricoles suite a la vente et au
morcellement des exploitations Smith et
Cochrane apres L906 et de celui des
marchands generaux qui n'etaient plus que
deux en 1918. Fran<;ois Savary s'etait porte
acquereur du magasin Craig (lot 78) et de
1'ancien magasin Stimson (lot 69). Maurice
Saint-Laurent restait ainsi Ie seul autre
marchand general concurrent.

La pluralite des fonctions dans Ie village et
)'homogeneite agricole du canton ont cree
entre les deux entites des Liens dynamiques et
complementaires. On a I'impression que Ie
village etait autonome sans etre jamais autar
cique. Car, nous Ie soulignerons plus loin,
l'agriculture comptonienne recevait ses plus
importants stimuli des marches exterieurs,
americalns et britanniques.

Categories socio-professionnelles et classes
sociaJes

L'appartenance aune meme categorie socio
professionnelle ne signifie pas appartenance a

Tableau 8
Categories socio-professionnelles

1863 1906 1918*

% 96 96

Cultivateurs 40 63,5 38 56,4 49 67,1

Ouvriers agricoles 19

Artisans 4 6,3 21 20,1 12 16,4

Marchands 10 15,9 9 8,9 4 5,5

Professions liberales 4 6,3 5 5,0 5 6,8

Services 5 7,9 9 8,9 3 4,1

TOTAL 63 100 101 100 73 100

* t.valuation approxima tive
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la meme classe socia Ie. 11 etait de bon ton,
peut-etre, pour H.D. Smith, les Pomeroy,
W. Paige, Robert Robertson et J .-A. Dufort
par exemple de s'appeler cultivateurs. lls
auraient mleux fait de dire gentlemen
farmers. Leur fortune, leur formation et
surtout la nature de leurs interventions dans
J'economie depassaient de loin celles de gros
cultivateurs comme Jean Rodrigue et PhiJias
Doyon.

H.D. Smith avait une formation universi
taire commencee a LennoxvilJe puis poursuivie
a Edimbourg en Ecosse et aGeneve en Suisse.
Avant de s'etablir defini ti vement a Compton
sur les terres de son pere, homme d'affaires et
associe du senateur Cochrane dans une entre
prise de chaussures, a Montreal, la Smith &
Cochrane, Boot and Shoe Manufacturers,
H.D. Smith avait entrepris un tour du monde
pour parfaire, paralt-il, ses connaissances en
a~riculture. En 1889, il revenait a Compton
ou iI fit construire une residence somptueuse
"Ingleside", et iJ s'adonna des lors a I'elevage
d'animaux de race. Plusieurs ouvriers agri
coles etaient a son service2. Smith se donnait
des airs de grand seigneur. Les habitants du
village n'appelaient-i1s pas Ingleside, Ie "cM
teau" (fig. 22)? Personnage ubuesque, il ai
mait faire impression. Les doyens racontent
encore aujourd'hui ses mises en scene: portant
I'habit et Ie haut-de-forme, il se faisait prece
der au village par Je son de la trompette.

Albert et Aaron Pomeroy etaient fils et
petit-fils d'hommes d'affaires importants. Le
colonel Benjamin Pomeroy, leur grand-pere,
fut Ie premier president de la Eastern Town
ships Bank, Ie vice-president etant nul autre
que Ie senateur Cochrane, J'associe du pere de
Smith. II etait directeur de la Paton Woollen
Mills de Sherbrooke, une des plus importantes
filatures des Cantons de l'Est et actionnaire du
St. Maurice and AtJantic Railway (Grand
Tronc)3 dont les voies empruntaient parfois
ses terres pres du village de Compton. II fut
aussi avec A.T. Galt, homme politique et
homme d'affaires influent4 de Sherbrooke, l'un
des promoteurs du chemin de fer de la vallee
du Massawippi5• Leur pere, Selah I. Pomeroy,
poursuivit l'oeuvre du colonel; a sa mort, en
189 I, on Ie connaissalt pour avoir innove dans
Je domaine de la technologie agricole et pour
etre un excellent eleveur de chevaux6. La
residence de la famille Pomeroy a Compton
(Pomeroy Place), a valt les dimensions d'un
veritable manoir et se comparalt avantageuse
ment acelle de Smith (fig. 21).

A ce profil des quelques grands proprietaires
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et hommes d'affaires viendrait s'ajouter celui
du senateur M.H. Cochrane, proprietaire d'une
ferme de 1000 acres, Hillhurst, a proximite du
village. On y faisait J'elevage et Ie commerce
du petit et gros betail pur sang. Cette exploi
tation representait pour la communaute villa
geoise un apport economique important.
Gentleman-farmer comme Smith et les Pome
roy, Cochrane etait surtout un homme d'af
faires prospere et un homme pojitique
d'envergure nationale. A 1a fin du siecle, la
manufacture de chaussures Cochrane, Cassils
& Co. de Montreal, dont il etait un des
principaux actionnaires, embauchait pres de
300 ouvriers7. IJ etait aussi vice-president de
la Eastern Townships Bank.

Proprietaire de moindre importance que 1es
precedents mais qui se distinguait nettement
du groupe des cultivateurs, Robert Robertson
possedait, en 1906, 265 acres de terre sur
laquelle travaillaient quatre ouvrier s agri
coles8• Originaire de Chateauguay, il vint a
Compton en 1894 pour prendre la direction de
la fer me-modele et y enseigner l'agricuJture9.
Fortune, il l'etait assez pour acheter la resi
dence cossue des Pomeroy.

William W. Paige emergerait de la petite
bourgeoisie commerc;:ante. En 1906, il figurait
lui aussi au rang de cultivateur mais, cette
fois, des plus petits. II ne possedait en co
propriete avec sa mere ou sa femme que 12
acres de terres, Ie lot 50. En reaJite, c'etait
un speculateur averti. Agent pour la
Stanstead & Sherbrooke Mutual Fire Insurance
Company, il assura toutes les proprietes du
village et les connaissait bien. En 1896, l'h6tel
Paige sur la rue de l'Eglise lui appartenait. II
possedait de plus, Sur la meme rue, les Jots 39,
40, 41, 50, 60, 62, 64, 65. Son nom apparai't
constamment a titre de vendeur, acheteur ou
preteur dans les nombreux contra ts de vente
de proprietes entre 1896 et 1910. Nous savons
main tenant que Ie quart des proprietes du
village furent un jour ou l'autre siennes. Il
avait su tirer avanta&eusement profit de la
venue des "Canadiens" a Compton durant cette
periode.

Ces grands et petits bourgeois composaient,
avec les marchands, I'elite du Village et dete
naient Ie pouvoir. On les retrouvait sur tous
les conseils, au village, dans Ie canton et dans
Ie comte.



Figure 33. Une partie du troupeau de race Jersey, propriete de Quartus Bliss, eleveur prospere.
Bliss apparait dans Je portrait en medaillon.

lait puis la culture de l'avoine, du trefle, de la
luzerne et du mil pour les alimenter 22 . Cette
hierarchie de production a partir du boy in
sera it tout a fait conforme a la pratique
agricole dans tous les cantons (voir Premiere
partie).

Exploitations exemplaires de ce type d'agri
culture dont nous pouvons avoir une certaine
representa tion a l'aide des registres d'assu
rance, nous paraissent etre, entre autres,
cel1es d'un PhiJias Doyon, d'un Jean Rodr igue,
d'un Edouard Poulin, d'un Xavier Bolduc ou
d'un Joseph Bureau. Beauceron comme fa
majorite des habitants du village apres 1900,
Philias Doyon etait originaire de Saint-Victor
de-Tring. En 1896, a40 ans, il vint aCompton
et fit I'acquisition de quelques 160 acres de
terres dans le village (Jes lots 77, 93, 163 et
166)23. En novembre 1908, iJ prenait une
assurance sur sa maison, quatre granges dont
l'une avait ete convertie en cabane a sucre, la
porcherie, la centrifugeuse, la batteuse, Ie
betail et, bien sur, Ie hangar abois, les instru-
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ments aratoires puis les voitures et les
harnais24 . Toute proportion gardee, c'est Je
profil des quatre autres cultivateurs. Chez
tous, les memes elements de base de I'agricul
ture comptonienne se retrouvent dont Ie
betail, la batteuse et les grains puis la centri
fugeuse.

La centrifugeuse nous amene maintenant a
parler d'un autre volet important de I'agr icul
ture comptonienne, a savoir I'industrie lai
tiere. Nous savons rnaintenant que la major ite
des fermes produisaient du lait. Ou et com
ment Ie vendait-on? Pour plusieurs petits
cultivateurs, fa vente du lait au village aurait
represente souvent, avec la vente du sirop et
du sucre d'erable au marche de Sherbrooke, un
de leurs principaux revenus en especes. En
1894, seJon 1e cure Choquette, iJ y avait au
village une beurrerie et une fromagerie; en
1896 une nouvel1e fromagerie ouvrait ses
portes25 . 1894, c'etait aussi I'annee de
I'inauguration de la ferme-moctele ou il y
avait, justement, "une beurrerie-ecole qui



L'economie de Compton

Encore a la veilJe de Ja deuxieme guerre
mondiale, environ 70 pour cent de la popula
tion active du canton de Compton vivait de
l'agriculture lO . Au tournant du siecle, la
proportion etait a peu pres identique. Les
donnees fournies par Ie cure catholique dans
son rapport annuel a l'eveque sont aussi con
cordantes: entre 1901 et 1915, 66,3 pour cent
des familles cathoJiques de la paroisse culti
vaient et 33,7 pour cent etaient emplacitaires
(ne vivaient pas de l'agriculture)11.

Sorte de capitate de canton, Ie village de
Compton avait une vie economique directe
ment reliee a ceIJe de sa campagne. Sur 1es
101 individus qui composaient sa population
active en 1906, 64 vivaient directement de
l'agriculture soit comme cultivateurs soit
comme ouvriers agricoles, soit comme bou
chers ou beurriers. Meme l'hotellerie tirait
profi t des frequents sejours des commer<;ants
de bestiaux 12.

Malgre l'importance de l'agriculture, I'agglo
meration vilJageoise presentait aussi l'image
d'une concentration de magasins, d'ateliers
d'artisans, et de services com me l'hotel, la
poste, etc. C'etait la aussi une de ses caracte
ristiques fonda mentales. "Le village de Comp
ton" observait Channell, "est Ie centre d'une
des meilJeures regions agricoles du Canada. II
n'y a pas de manufacture ici, mais nous y
retrouvons magasins et boutiques de toutes
sortes.,,13

L'agricuJture comptonienne

Au tournant du siecle, l'elevage de betail de
race et l'industrie laitiere constituaient les
deux elements principaux de l'agriculture
comptonienne 14 et Ja culture des produits
fourragers, Ie volet secondaire mais necessai
reo L'agriculture du village suivit naturelle
ment cette tendance et ses cultivateurs parta
geaient une bonne part du merite dans la
reputation qu'elle s'etait acquise en Amerique
et en Angleterre. Quelques grands agricul
teurs emergeaient a cause de la qua lite et du
volume de leur troupeau. Nous les connaissons
deja, c'etait H.D. Smith, M.H. Cochrane et les
Pomeroy.

Ces derniers importerent et eleverent au
Canada les meilleures races anglaises: Pome
roy, des etalons; Cochrane, les vaches Rose-
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dale. les moutons Cotswold, Southdoum,
LeiceBteY' et Lincoln, Jes chevaux Suffolk et
les porcs BeY'kshiT'e; Smith, les troupeaux de
Hereford,Yorkshire et Farnworth l ,. Vers
1900, selon Ie temoignage de Desire Ro
drigue 16, Jui-meme eleveur de moutons,
Cochrane et Sm ith embauchaient chacun
environ 25 hommes au salaire quotidien moyen
d'un dollar. La production des fermes
Cochrane et Smith etait exportee vers
l'Angleterre surtout; celie des chevaux de la
ferme Pomeroy se marchandait sur Ie marche
du village meme 17 et vraisemblablement etai t
aussi acheminee en partie sur Ie marche
americain. Le betaiI vendu a l'Angleterre
etait transporte par bateau a partir de
Quebec. Un ouvrier agricole accompagnait
generalement les betes pour les soigner durant
la traversee. Jl recevait lui aussi un salaire
d'un dollar par jour lS .

Au nombre des eleveurs et marchands de
bestiaux de moindre importance, citons Quar
tus Bliss, F.S. Stimson et J.M. Le Moyne. En
1881, selon H. Belden l9 , ils possedaient cha
cun une exploitation d'env iron 500 acres. Les
proprietes de Bliss et de Stimson etaient voi
sines de celle de Smith. En 1896, ils s'etaient
depart is de la moitie de leurs terres.
Le Moyne qui avait ses terres dans Ie sud du
canton s'installa au village a cette epoque. !J
fut directeur de la ferme-moctele de 1896 a
1904. En 1906, il exploitait une porcherie et
une bergerie sur Je lot 1320•

Les "Canadiens" semblent avoir suivi cette
tradition deja si bien implantee a Compton et
adopte les pratiques agricoles de leurs prede
cesseurs. Vers 1920, Desire Rodrigue avait
forme, selon sa propre expression, une "Com
pagnie de moutons". Jl en posseda jusqu'a 1000
de 4 races differentes. Chaque annee, il
parcourait les foires aux bestiaux (expositions)
de l'Ontario, du Quebec, du Nouveau
Brunswick et meme des Etats-Unis (Boston)
pour vendre ses moutons (brebis et agneaux)
aux producteurs21 • L'exa men attentif des
registres d'assurance nous permettrait
d'allon&er la liste. Qu'il nous suffise d'en
rester a quelques noms pour degager aussi les
indices revelateurs du type concret
d'agriculture pratiquee dans Ie canton. En
regle generale, Ie cheptel etait toujours
assure, de meme que la centrifugeuse et
evidemment la porcher ie, parfois la bergerie
puis, finalement, les grains et les fourrages.
Tout cela se tenait. L'elevage et I'exploitation
du boeuf et de la vache laitiere entrai'naient
logiquement l'elevage du porc nourri de petit



recevait Ie fait des troupeaux laitiers des
cultivateurs des environs"26 . On y produisait
du beurre, trois fois la semaine, ou tous les
jours quand I'arrivage du Iait etait trop
abondant, comme ce fut Ie cas durant l'hiver
de 1896-189727. Une partie de la production
beurriere etait exportee en Australie28• En
1891, les beurreries du canton produisaient
131 132 livres de beurre29 . La part du village
nous est inconnue.

II va de soi que la predominance du cheptel
dans I'agriculture comptonienne commandait
une utilisation complementaire du sol. La
culture des produi ts fourr agers occupait ainsi
presque tout I'espace cultive (J 7 000 acres sur
19 000 environ) et les prair ies nature lies la
majorite des terres en friche 30. A I'epoque
des foins, une main-d'oeuvre supplementaire
venait de l'exterieur. C'est ainsi que plusieurs
Beaucerons connurent Compton et decide rent
de s'y etablir.

L'artisanat

Nous imaginons sans peine I'animation qui
s'emparait du village quotidiennement par Ie
travail des artisans en ce debut de siecle.
Boucher, beurrier, cordonnier, menuisier
charpentier, forgeron-marechal-ferrant, fer
blantier, charron, seIHer, tailleur [...J beso
gnaient <;a et la dans leurs boutique et atelier
situes la plupart du temps en plein coeur du
village comme autant de comptoirs ouverts sur
la rue de l'Eglise et la rue Principale (fig. 34).
L'apport de I'artisanat a I'economie villageoise
etait impressionnant; au moins Ie quart des
familles (21) en vivaient en 1906 et en 191831 .
Le travail artisanal eta it un service essentiel
fourni a la population de tout Ie canton et
directement retr ibue par elle. Les aleas du
marche exter ieur l'affectaient indirectement
9u'en autant que l'agriculture et Ie commerce
etaient touches. Cette dependance de Parti
san envers son milieu ne lui apportait pas
l'aisance. Sa maison etait generalement mo
deste32. Sa situation etait par contre prefe
rable a celle de l'ouvrier agricole qui, la
plupart du temps, etait locataire (voir
tableau 7).

En 1906, les bouchers F. Audette,
M. Ducharme, H. Hall et les freres Wharam,
les forgerons J. Boudreau, A. Bolduc, O. Pou
lin, les ferblantiers W. Munroe et fils, et les
menuisiers F. Lalumiere, H. Lougee,
G. Robertson et L. Thivierge formaient 57,1
pour cent de la main-d'oeuvre artisanale. La
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repartition de la majorite des artisans dans ces
quatre metiers aurait eu tendance a se main
tenir en 1918. L'importance des bouchers ne
surprend personne. L'abattoir que possedaient
les freres William et Burt Whar am en 1906 et
par la suite Fran<;ois Audette compl(hait bien
Ie cycle de l'elevage et du commerce du betail
qui faisait I'orgueil de Compton.

S'll n'apporta la richesse a per sonne, Ie me
tier de boucher permit cependant a l'un d'eux,
Fran<;ois '<\udette, de se forger une situation
enviable et de speculer un peu sur la propriete,
ayant possede tour a tour ou en meme temps
les lots 37, 38, 66, 78 (magasin Craig) et 83.
En 1905, j[ tenait une boucher ie sur fa rue de
I'Eglise jouxtant Ie magasin Craig, egalement
sa propr iete33.

Les forgerons faisaient vraisemblablement
aussi Ie metier de marechaux-ferrants pour
repondre a la demande des commer<;ants de
chevaux et des voyageurs qui sejou rnaient re
gUlierement au village. Les boutiques de forge
ont toujours eu de preference enseigne sur rue
de l'Eglise aproxirnite de I'hotel Paige (Comp
ton Hotel en 1863)34, du loueur de chevaux,
Charles Demers (Jot 63) et du charron Munroe
Demers (lot 55).

Le commerce

Le village de Compton choya particuliere
ment ses rnarchands au xrxe siecle. En 1863,
il comptait bien huit magasins: quatre sis sur
la rue de I'Eglise et quatre sur Ie chem in de
Sherbrooke-Coaticook (rue Principale), une fa
brique de liniment, une tanner ie, et finalement
deux auberges: l'Union Hotel de W. Paige et la
Compton Hotel presque en vis-a.-vis, sur la rue
de l'E.glise35.

Trente ans plus tard vers 1896, I'activite
commerciale n'avait apparemment rien perdu
de son dynamisme. Cinq magasins generaux se
faisaient concurrence: les magasins Saint
Laurent et Rea sur la rue Principale et les
magasins Craig, Stimson -Knowlton et Guil
bert sur Ia rue de I'Eglise. Le vieil hotel
Compton, acquis depuis par W. Paige, subs is
tait et I'hotel Todd (Oriental) avait entre
temps ouvert ses portes. La fabrique de
liniment et Ia tannerie avaient cependant fer
me les leurs (fig. 35).

Apres 1896, Ie nombre des magasins et des
hotels commen<;a a diminuer. En 1906, les
evaluateurs n'inscrivaient plus au role que les
magasins Saint-Laurent, Craig et Stimson
(alors propriete d'un certain Robert Lakerman)



LES ARTISANS o APRES LE ROLE DE 1906
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Forveront. Boudreau 64, Bolduc 51. Poulin O. 64.

FElrbl.llnt"Hs.· Munroe W.H 81 fils 159

COrdonr'ller. rfClUle J 82

Tllilleur: Droll" N 56

Bouch.rs Aude11e F J'9-66. Ouch.rme M. ~2: H.II H 26.

W.rr.m .t fr~!lr•• 83

SeiHer FordeI' J.-P. SO

BfllJrrier' Lalumu~re F. 45. L.zure Me)(. 1 do 16

Chllrp.ntlllr~. L81un'Hl!Jre F. 45; Lougee H 42. Aobertt.on 67

Thivierge L 25

Figure 34
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LES SERViCES ET LE COllllllllERCE
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t:g14se anghcbneo 155

C4mBtll};1! anglican 153

Egllje ,,"ghcane 1887 63

EgIlse mtthodl50te: 73

EglIse cathollquQ $, Thomas dOAauln 43

Cim8tl~re calho),qUli! 49

HOlel de II.lIe. 92

Ladles' School {Krng', Hili}; 151

Ecole. 46

Figure 35
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HOtel PaIge (Complon) 64

HOlel TOdd. 70

AnCien maga~ln Union PUI~

Ma,5O" Pornerov,Robercson 31

Magulfl GUI\berl 67

MaQuln Stu''r''lson lenu par I( no"""hon 69

Magasln 51-Laurene 74

MagiJS1n Rea. )'5

Magas,n Craig' 78



Figure 36. L'hotel New Compton House
en 1919.

et que l'hotel Oriental. En 1918, Franc;ois
Savary avait fait l'acquisition des magasins
Craig (Jot 78) et Lakerman (lot 65), demeurant
ainsi Ie seul autre marchand general avec
Maurice Saint-Laurent, fils et heritier de
Jean-Baptiste-Mo~seSaint-Laurent. L'h6te1 de
ville s'etai t installe dans les locaux de l'hotel
Oriental privant ainsi Ie village de tout service
hotelier. Un autre hotel sera construit
quelques annees plus tard sur Ja rue Principale.

La maltrise du commerce et de I'artisanat
par les Canadiens franC;ais evolua parallele
ment avec leur progression numerique. Leur
solidarite avait ainsi permis a Jean-Baptiste
MoYse Saint-Laurent, des 1880, de se consti
tuer une clientele fidele dans Ie village et dans
Ie canton. Les "Canadiens" formaient alors un
peu moins de 60 pour cent de Ja client€de du
magasin36 et a peine 25 pour cent de la
population cantonale. Leur accession a la
major ite apres 1900 amena la concurrence
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canadienne-franc;aise et l'elimination de tous
les marchands anglophones. J. Hunter avai t
remarque Ie meme phenomene a Coaticook a
peu pres a la meme epoque37 .

Essentiellement, Ie magasin general reunis
sait tous les attributs de 1a mercer ie, de la
lingerie, de l'epicerie, de la quincaillerie et du
magasin de chaussures. On y vendait aussi
bien tissus, boutons, chaussures que vaisselle~

faYence, epices, huile et meme moulee, etc)/S
Rarement reglait-on comptant, mais bien sou
vent on echangeait de la marchandise contre
des oeufs, du bois, etc. Un peu tout Ie monde
etait debiteur du marchand general de telle
sorte qu'un individu pouvait aussi bien s'acquit
ter d'une dette envers quelqu'un en payant sa
note au magasin general. Le medecin se
faisait parfois payer ainsi39. L'endettement
des viliageois et des campagnards envers Ie
marchand general lui permit souvent d'acque
rir de la propriete et de speculer. L'etude de
la propriete ne nous permet pas encore de
conclure dans ce sens pour Compton.

Jean-Baptiste-Mo'i'se Saint-Laurent, marchand
general

La figure de Jean-Baptiste-MoYse Saint
Laurent, marchand general a Compton depuis
1878, s'impose par sa presence continue et sa
participation intense a 1a vie communautaire.
Comme marchand general, iI ne semble pas
avoir fait fortune mais menait un train de vie
plus eleve que fa moyenne des villageois. C'e
tait "un monsieur" et il "passait pour la haute
classe" disent les doyens du village qui I'ont
connu.

A sa mort, Jean-Baptiste-MoYse Saint
Laurent laissait l'inventaire du magasin et une
propriete voisine de ce dernier~O. Le magasin
Saint-Laurent fut Ie seul magasin general a
echapper a la speculation pendant toute la
periode etudiee. C'etait une veritable institu
tion, une sorte d'agora de village ou les
hommes aimaient "placoter" et ou se seraient
tenues sou vent les assemblees du conseil muni
cipal dont it fut Ie secretaire-tresorier perma
nent. C'etait la egalement, a I'etage du maga
sin toujours, que les "brothers" de I'association
"Independant Order of Foresters" dont iJ etait
aussi Ie secretaire-tresorier se reunissaient
reguJierement 41 . Jean-Baptiste-MoYse Saint
Laurent fut encore secn~taire-tresorier de Ja
Ferme-modele42, de la commission scolaire43 ,
juge de paix44 , marguilJier45 et meme vice
president de la Protestant School Board46 •



Figure 37. Interieur du magasin Saint-Laurent vers 1905. D'un cote et I'autre du comptoir,
Jean-Baptiste-Mo'i'se Saint-Laurent et son fjls Maurice.

Figure 38. Jean-Baptis te-Mo'i'se Saint-Laurent
vers 1870.
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Ces multiples fonctjons comportaient remune
rations et lui permettaient d'arrondir Ie budget
familial. Elles lui donnerent surtout un pou
voir auquel iI voulut ajouter celui de Ml!ute, Ie
seul qui manquait a son prestige. A deux
occasions, en 1894 puis en 1904, tenta-t-il
vainement de se faire elire a l'Assemblee
legislative du Quebec.

Les villageois en avaient fait leur homme de
con fiance, role qui, traditionnellement, avait
ete devolu au cure. Des leur arrivee a Comp
ton, les Beaucerons unilingues trouverent en la
personne du marchand general l'interprete
loyal de leurs volontes pour I'achat d'une
propriete. Frequemment, par la suite,
trouvait-on Ie marchand Saint-Laurent comme
temoin principal des transactions conclues
entre villageois et/ou campagnards47•

Comparativement au senateur Cochrane, qui
devait son siege senatorial au pouvoir de son
argent, Jean-Baptiste-Mo~se Saint-Laurent, a
nos yeux, serait Ie seul veritable homme poli
tique du village. C'etait, par excellence, celui
qui s'occupait des affaires de la cite.

Les rapports sociaux et ethniques

A travers la structure sociaIe et l'economie
de Compton se profile d'une part, I'image un
peu statique d'une petite communaute hierar
chisee entretenant en elle-meme des rapports
economiques et sociaux inegaux et, d'autre
part, l'image persistante d'une societe en pro
fonde mutation. Nous Ie sen tons bien, la
periode concernee en est une de transition
entre deux unites ou solidari tes. La substitu
tion du groupe franc;ais au groupe anglais, au
debut du siecle, signifjait en eifet le rempla
cement de I'habitant, du marchand, de l'arti
san, des notables, bref la constitu tion d'une
nouvelle societe dans les anciennes structures.

Ces mutations souleverent quelques inter
rogations sur I'interaction entre les deux
groupes cultureIs.

L'emergence d'une petite elite angl.aise et
transition vers un pouvoir franYlis

Raoul Blanchard avait remarque, non sans
etonnement, Ie fait que tous les fonctionnaires
municipaux de Sherbrooke en 1912 etaient
encore anglais alors que la vilJe etait majori-
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tairement franC;aise depuis 1881. I1 attribuait
a la courtoisie canadienne-franc;aise I'alter
nance d'un maire anglais avec un maire fran
c;ais dans de nombreux villages a "grosse majo
rite franc;aise"48. Compton ne faisait pas
exception. En 1914, Ie maire etait toujours
anglais et Ie proces-verbal des seances du
conseil municipal a ete redige en anglais jus
qu'en 1917 alors que Ie viJ1age etait majoritai
rement franc;ais depuis plus de dix ans.

Ce que Blanchard appelait ironiquement
courtoisie ne serait-il pas plutot, de la part
des habitants, la reconnaissance passive du
pouvoir economique des ed iles municipaux
dont l'election etait fondee elJe-meme sur la
propriete? A Compton, en eifet, les grands
proprietaires et gentlemen-farmers ont tou
jours eu ten dance a do miner dans les conseils
de canton et de village. Depuis Ie milieu du
XIxe siecle, les familJes Pomeroy, Cochrane,
Smith et, dans une moindre mesure Bliss
furent tour a tour representees a la mairie et
dans Ie conseil du canton. A I'epoque de la
construction du chemin de fer et de I'indus
tr ialisation, de telles families s'etaient empa
rees des villes et villages pour en controler la
poli tique de taxation et canaliser les revenus
vers leur banque, la Eastern Township Bank, et
financer leurs projets. A. T. Galt, n'avait-il
pas ecrit, ace sujet:

La meilleure fac;on pour la societe (BA L) de
ne pas etre maltraitee soit par I'Assemblee
legislative de la province soit par le conseil
municipal etait d'acquerir au sein de ces
corps representa tifs une influence qu i don na
du poids a leur opposition ou a leur appui. 49

En 1893, Ie village de Compton fut erige en
municipalite. Les freres A.A. et A.L. Pome
roy et H.D. Smith s'y interesserent pendant
quelques annees. A.L. Pomeroy etait conseil
ler en 1895. L'annee precedente, il avait ete
l'un des promoteurs de la fer me-modele.
Apres 1900, ils ont tendance a se retirer de
toute activite politique. Une nouvelle elite
plus locale apparait, constituee cette fois de
marc hands, de commerc;ants et d'entrepre
neurs. Parmi eux, on comptait Jean-Baptiste
Mo'se Saint-Laurent, e.G. Craig, marchand
general, W.W. Paige, hotelier et proprietaire
foncier et D. Sanltry, cultivateur et entrepre
neur en construction. Graduellement quelques
gros cultivateurs canadiens-franc;ais entrerent
au conseil et finalement en prirent Ie controle
apres 1917. Notons entre autres J.-A. Rivard,
Philias Doyon, Esdras Mercier, Damase Bu-



reau. Ce glissement du pouvoir des mains des
gentlemen-farmers vers celles des marc hands,
surtout ang1ais puis, dans un second temps,
entre celles de gros cultivateurs canadiens
fran<;ais cofncidaient exactement avec la fin
d'un type particulier d'elevage et le morcelle
ment des grandes exploitations comme celles
des Cochrane et des Smith. La speculation
fonciere qu'occasionnait Ie mouvement migra
toire, favorisait pour un temps ['emergence au
pouvoir des proprietaires moyens comme
W. W. Paige. La redaction en fran<;ais des
proces-verbaux du conseil, a partir d'avriJ
1917, signifiait I'emprise definitive du pouvoir
canadien-fran<;ais sur Ie vi1lage.

Les deux solidarites

On chercherait en vain l'unite du village
pendant cette periode transitoire. Les institu
tions villageoises, loin de favoriser la cohesion

au sein de la communaute globale, creaient
deux solidarites paralleles fondees sur la
langue et la religion. D'un c5te, les anglo
protestants possedaient deux e9lises, un col
lege repute: le King's Hall, des ecoles elemen
taires, une fer me-modele et, aquelques milles
du village, a Lennoxvi11e, Bishop's University.
Apparente vitalite communautaire qui cachait
un mal incurable. Depuis des decennies deja,
ce groupe vieillissant ne pouvait plus se sur
vivre. Plus aucun apport etranger ne venait en
outre augmenter ses effectifs et les jeunes
partaient (voir chapitre I). D'un autre cote,
les franco--catholiques, minoritaires avant
1900, ne se reconnaissaient que dans une seule
institution, l'eglise paroissiale qU'ils parta
geaient avec leurs co-religionnaires ir landais.
Une, parfois deux institutrices, leur dispen
saient l'enseignement elementaire. Apres
1900, d'autres institutions d'enseignement, l'A
cademie Saint-Thomas et Ie couvent des
Soeurs de la Presentation vinrent repondre aux
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besoins croissants du groupe maintenant majo
ritaire dans Ie village. Le Seminaire Saint
Charles-Borromee de Sherbrooke lui assurait,
de plus, l'enseignement secondaire specialise
comme Bishop's (Lennoxv ilIe) Ie faisait pour
les anglophones.

La cohabitation de ces deux groupes a
Compton a-t-elle favorise l'amorce d'echanlles
culturels ou si l'on veut l'emere;ence d'un vecu
quotidien original? La rarete des mariages
mixtes et Ie caractere exclusif de certaines
institutions comme Ie King's Hall et la ferme
modele, nous inciteraient a penser plut6t a
I'exclusivite des groupes.

Les mariages mixtes

Si, comme nous Ie croyons, les mariages
entre catholiques et protestants et aussi, bien
sur, entre catholiques franc;ais et anglais
peuvent mesurer le degre relatif de cohesion
des groupes ethniques, notre impression de
depart serai t parfa itement fondee et
confirmee par l'examen des registres
paroissiaux des trois eglises de Compton. Des
128 mar iages celebres chez les methodistes
entre 1875 et 1915 et des ~8 mariages celebres
chez les anglicans, seulement quatre mariages
dans un cas et deux dans I'au tre impliqueraient
un conjoint portant un pa tronyme franc;ais50 .
Qu'iJ nous soit perm is, par surcrolt, de nous
interroger sur la veritable appartenance
culturelle de deux d'entre eux Joseph et
Joshua Martin qUI con
volerent chacun en justes noces avec une me
thodiste en 1885 et 1899?

Seuls groupes minoritaires dans Ie canton et
au village, Jes "Canadiens" et les Ir landais
avaient effectue un debut de rapprochement:
15 pour cent des mariages (~~ ou une moyenne
d'un mariage par an) unissaient un individu de
chaque groupe (fig. 39). Eux-memes minor i
taires parmi les catholiques, les Irlandais s'as
similerent a la longue aux "Canadiens" d'au
tant plus faciJement que I'emigration anglo
phone vers l'Ouest et les Etats-Unis rendait
impossible toute tentative de regroupement
lingu istique.

Mariages entre Irlandais et Canadiens fran
c;ais dans une certaine mesure, mariages
mixtes exceptionnellement. Pour qu'iJ en fut
autrement, il aurait fallu que les institutions
"britanniques" du village s'ouvrissent carre
ment a la nouvelle realite ambiante. Or Ie
King's Hall est demeure comme une espece
d'oasis de souvenir et Ja fer me-modele, pour-
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tant subventionnee par Ie gouvernement du
Quebec, ferma ses portes avec Ie depart de la
popula tion anglophone. L'ouverture ou la fer
meture sur Ie milieu aurait produit Ie meme
effet, la disparition du groupe. Curieusement,
la communaute anglophone disparut du village
et du canton pendant que certains membres de
la communau te francophone ne repugnaient
pas a faire assimiler leurs enfants. Pour les
seules annees 1905 et 1906, pas moins de 20
familIes avaient obtenu, non sans peine, la
perm iss ion de I'eveque d'inscrire Ie ou leurs
enfants a I'ecole protestante51 .

ConcJusion: coexistence ephemere

Parler de coexistence de deux societes se
rait possible si eUes avaient vecu simultane
ment une relative stabilite. Or nous avons
affaire a deux communautes en situation tout
a fait contradictoire; l'une se desintegrant
lentement pendant que I'autre, telle une maree
montante, occupait progressivement toute la
place. Ce mouvement lent de bascule etait si
imperturbable que nous avons l'impression que
les membres de chaque communaute entre
tinrent des echanges economiques mais ne se
rencontrerent jamais ou si peu.



Chapitre V
LA VIE CULTURELLE

A Compton, villageois de langue anglaise et
de langue franc;aise vivaient separement et
seuls les echanges economiques les rappro
chaient. Separes par la langue, ces villageois
l'etaient aussi mais bien davantage par la
rivali te seculaire des religions protestante et
catholique. Langue et religion, conjuguees si
etroitement que protestantisme devint syno
nyme d'anglais et catholicisme de franc;ais,
furent aussi deux elements importants d'inte
gration a chaque communaute et aussi deux
facteurs d'opposition. Opposition constam
ment a ttisee dans les Cantons de l'Est par la
prose du francophobe et anti-catholique Ro
bert Sellar1, mais jamais vraiment ouverte
ment declaree dans Ie village sauf a quelques
occasions comme lors de I'erection canonique
de la paroisse Saint-Thomas en 18912. Chez
les catholiques eIle amena peut-etre une cer
taine retenue dans les manifestations exte
rieures du culte.

Tous les comportements engendres par cette
double integration constituaient la vie cultu
relle du village. Nous l'aborderons partielle
ment par Ie moyen privilegie de Ja pratique
religieuse et de la pratique politi que.

La pratique religieuse

Nous pensions un temps pouvoir comparer la
pra tique religieuse chez les catholiques, les
anglicans et les methodistes. Malheureuse
ment, seule la paroisse catholique a laisse la
documentation necessaire a I'analyse. Ainsi
privee de son volet protestant, l'analyse de la
pratique religieuse sera forcement partieIle,
quoique riche d'enseignements sur les facultes
d'adaptation des catholiques a un monde plura
liste ou les attitudes semblent avoir change
face a une autorite curiale plus facilement
contestee.

Aspects de fa religion populaire

Absence de signes exterieurs de fa devotion.
Croix de chemin, de temperance, calvaires,
chapeIles de procession font partie du paysage
tradi tionnel de la campagne quebecoise. Qui
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n'a pas visite, un jour au cours de ses prome
nades estivales, ces minuscules et coquettes
chapeJles sises a I'entree et a la sortie des
vieux villages; qui n'a pas observe la naVvete
des christs au coeur saignant et les croix
gravees des instruments de la passion aux
croisees des chemins ou Ie long de leur par
cours:

On ne trouverait rien de tout cela dans Ie
village de Compton et dans le canton. Tout au
plus decouvrirait-on, a l'exterieur du village,
sur Ja ferme du fils d'Arthur Groleau, une
croix de ciment incrustee d'une niche abritant
une statuette de la vierge et, ailleurs en plein
champs sur Ie chemin de Waterville, une croix
de bois. Les personnes interrogees la-dessus
ne se souviennent pas en avoir vu davantage.
Elles ont oublie jusqu'a la raison d'etre de ces
monuments. Pourtant ces villageois etaient
presque tous originaires de la Beauce, lieu
privilegie pour Ie nombre et la variete de
telles manifesta tions du culte.

L'environnement protestant expliquerait,
semble-t-il, I'abandon de cette tradition reli
gieuse si vivace ai1leurs au Quebec. II ne
fallait pas choquer inutilement les susceptibi
lites protestantes par des signes exterieurs de
la devotion, interpretes parfois comme autant
de prises de possession du territoire. La
representa tion du Chr ist souffrant entoure des
instruments de sa passion, dit-on aussi, leur
etaient intolerable. II faudra a ttendre 1933
avant que la paroisse, sur t'invitation du cure,
n'erige, sur Ie terrain de I'eglise, une grotte a
la Vierge, mais non un Calvaire.

Faibfe participation aux associations pieuses.
Ce mouvement circonstanciel d'abandon de
certaines traditions religieuses populaires en
milieu comptonien se serait traduit par ail
leurs par une certaine desaffection pour di
verses oeuvres pieuses et les confreries.
L'abbe Eugene-Edmond Choquette, cure de la
paroisse de 1883 a 1896, va plus loin encore.
Dans ses rapports annuels a I'eveque, it parle
constamment "d'indifference religieuse" des
paroissiens. Son successeur l'abbe Irenee
Alfred Lavallee, cure de 1896 a 1916, arrivait
a la meme conclusion dans son rapport de
1897. En 1911, a la question expresse de
I'eveque sur Ie zele des fideles pour les di
verses oeuvres et confrer ies, il repondra par
un "un peu" sec et laconique3.

L'absence des prenoms Joseph et Marie. L'in
vestigation minutieuse des registres parois
siaux de 1875 a 1900 pour fins d'analyse demo-



graphique (voir chapitre 0, nous a fait consta
ter, sans I'avoir mesure cependant, la propen
sion des fideles comptoniens a ignorer les
prenoms Joseph et Marie lors du bapteme de
leurs enfants. Prise isoJement, cette tendance
perd un peu de signification. Etait-el1e typi
quement estrienne? Comparee aux habitudes
des Beaucerons a la meme epoque (ce qui
malheureusement ne pouvait etre fait), elle
prendrait une dimension interessante pour l'a
nalyse du sentiment reJigieux. Chose certaine,
la tradition se pratique toujours de nos jours;
elle se pratiquait aussi au Xlxe siecle. Deux
ans de recherche pour Ie compte d'un diction
naire biographique nous Ie confirment abon
damment.

Comment expliquer cet eloignement de la
tradition? Par ('anecdote? Ce serait trop
facile. Replacee dans Ie contexte general du
sentiment et de la pratique rellgieuse, qui
etaient fort tiedes, elle prendrait alors une
dimension insoupc;onnee.

Le paiement de Ia dime

Le soutien materiel du cure a toujours ete
une obligation de conscience a laquel1e doit se
soumettre de bonne grace tout catholique pra
tiquant. C'est la pr incipale raison d'etre de la
dime qui s'elevait, a Compton, a 60 cents par
100 dollars d'evaluation. Par negligence, par
mauvaise volonte, par indifference religieuse
ou par les trois a la fois, les paroissiens de
l'eglise Saint-Thomas refuserent ou negli
gerent souvent de payer la dime que Ie cure
voulait prelever sur eux. Durant tout Ie
pastorat de l'abbe Maurice Beaudry (1877
1883) et celui du cure Choquette (1883-1896),
jamais Ie cure ne reussit a percevoir Ie ~aie

ment complet de la dtme4. Loin de la, la
moitie des paroissiens s'y etaient soustraits en
1877, Ie tiers en 1886. Aux dires meme du
cure Choquette, Ie probleme etait "insoluble";
il lui semblait "impossible de retirer Ie mon
tant preleve pour (son) soutien". Sa situation
pecuniaire etait a ce point instable qu'il dut
obtenir de I'ev~que, apres 1883, la permission
de puiser annuellement 50 $ a meme les fonds
de la fabrique 5. Pour Jes m~mes raisons
probablement, exerc;ait-i1, par surcrolt, les
fonctions de bedeau et de sacristain: fonctions
qui rapportaient, en 1902, un revenu supple
mentaire de 100 dollars.

C'est a la suite de la lecture publique de
l'avis pour I'erection canonique de la paroisse,
faite par Jean-Baptiste-MoYse Saint-Laurent
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les dimanches 21 et 28 septembre 1890, que
I'opposition a la dime s'exprima Ie plus ouver
tement6. L'erection canonique de la paroisse
et par la suite sa reconnaissance ci vile renden t
obligatoire Ie paiement de la dime. Cela
cteplaisait aux francs-tenanciers anglais qui
presenterent une requete en opposi tion7 et a
de nombreux francs-tenanciers canadiens
franc;ais parmi "les plus influents" qui s'acco
modaient tres bien du regime existant. L'op
position a l'erection aurait ete si grande que Ie
cure Choquette demanda a l'eveque de la sus
pendre dans une lettre datee du 27 decembre
1890 dont nous reproduisons de larges extraits
pour bien faire voir I'esprit d'insubordination
qui animait les paroissiens acette epoque:

Maintenant, monseigneur, je poursuis ac
tuellement la visite de la paroisse, et je
reviens, ce soir, peu encourage.

Je ne puis vous dissimuler la tristesse que
j'eprouve en constatant, presqu'a chaque
maison, un courant d'idees tout opposees a
cette erection, pour Ie temps present. Je
vois, plus que jamais, que nous allons sacri
fier la concorde et l'harmonie deja exis
tantes entre les divers elements de cette
paroisse, et je tombe a la merci d'une diffj
culte qui va rendre ma position fort penible.
C'est pourquoi, je vais devoir representer a
Votre Grandeur I'opportunite de suspendre,
pour Ie moment, la procedure de cette erec
tion, pour les raisons suivantes:

Une experience de huit annees a Compton
me met en position d'affirmer que la subsis
tance du pretre, et par la sui te, la direction
et Ie succes des oeuvres de la paroisse
depend plus de la bonne volonte des gens que
du fonctionnement de toute loi positive de
l'autorite. L'exploitation de cette bonne
vOlonte, par diverses industries, a toujours
ete ma plus grande ressource ici. Or, cette
bonne volonte devient incompatible avec
['effervescence des esprits et I'aigreur que
produit l'adoption immediate de la nouvelle
mesure. L'antipathie declaree de l'element
opposant, qui for me la partie la plus intelli
gente et la plus influente, va amener inevi
tablement un certain demembrement et une
division des plus f1kheuses.

[..• ] Enfin d'ici a Paques, j'ai toute une
croisade a faire pour Ie paiement de la
dime, et j'y renonce forcement, en voyant la
maree montante du mecontentement qui
vient de s'affirmer meme par Ie refus de
toute aumBne chez quelques-uns. 8



Le 9 juin 1891 I'erection canonique etait
decretee sans que se soient produits apparem
ment les troubles tant appH~hendes. Jusqu'en
1896, annee de son depart de Compton, Ie cure
Choquette eprouvai t toujours les memes diffi
cultes a percevoir la dime. Cette annee-Ia,
plusieurs paroissiens la payerent partie lle
ment, s'assurant ainsi qu'elle ne serait pas
repartie entre l'eglise et Ie cure9! Apres 1896,
date d'intronisation du nouveau cure, I'abbe
Irenee-A. Lavallee, on chercherait en vain les
remarques alarmistes de son predecesseur. Au
contraire, selon Ie premier rapport du nouveau
cure en 1897, lila dime (serait me me) payee
assez bien" 10. Que s'etait-il passe? Etait-i1
possible que 1es paroissiens aient change si
subitement d'attitude sans qu'on les y ait for
ces! L'abbe Lavallee dit-il toujours la verite:
Fort de l'appui de la loi, il put peut-etre faire
ce que Ie Cure Choquette jugeait impossible:
percevoir la dime et recuperer meme les arre
rages. Non sans mal toutefois si I'on se
rapporte aux nombreux cas portes a I'arbitrage
de l'eveque I 1. La tkhe du nouveau cure
n'aurait-elle pas ete facilitee aussi par I'arri
vee de nombreux paroissiens moins retrac
taires?

Incidemment Ie refus de payer la dime dimi
nua avec I'augmentation de la population ca
thoJique. La moitie des paroissiens s'en
exemptaient en 1877, Ie tiers en 1886; en 1897
ils payaient assez bien. On remarquera le
m~me phenomene au sujet de I'observance qui
se generalisera para Iledement a la croissance
de la population catholique. Tout se passa
donc comme si la disparition du pluralisme
religieux et linguistique avait fait apparaitre
un conformisme contraignant dont les Beauce
rons auraient ete, en derniere instance, les
principaux protagonistes.

La pratique religieuse

La devotion, la participation aux activites
para-religieuses comme les confreries, les
contributions materielles pour Ie soutien du
cure et de I'eglise sont certes des indices
revelateurs de la pratique religieuse. Elles ne
sauraient cependant la mesurer avec autant de
profondeur que I'assistance a la messe domini
cale, la frequentation des sacrements, la pas
calisation qui en seraient veritablement Ie
thermometre.

L'indifference religieuse. De fa~on constante,
les cures Beaudry, Choquette et Lavallee de-
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ploraient "I'indifference religieuse" des parois
siens. Negligence du devoir pascal, non
observance des dimanches et des fetes,
eloignement des sacrements, travail Ie di
manche, conduite scandaleuse de quelques
ivrognes et parfois concubinages, constituaient
generalement les desordres rapportes annuel
lement a l'eveque. Jugements pessimistes
peut-etre mais qui contenaient leur large part
de verite. Comment interpreter autrement
leur permanence, du cure Beaudry au cure
Lavallee!

Ces evaluations subjectives, toutes concor
dantes fussent-elles, demeurent generales.
Ajoutees au denombrement des pascalisants
(ou plutot des non-pascaJisants), elles per
mettent une approche plus exacte de la pra
tique religieuse a Compton.

Les observants. La premiere evaluation quan
titative explicite de la pratique est fournie par
l'abbe Choquette dans son rapport de 1891.
lip Ius d'un cinquieme (des catholiques baptises)
ne sont pas catholiques pra tiquants"12, ce qui
equivaut a quelques 150 personnes. S'ajoute
raient a celles-ci une cinquantaine d'individus
qui n'ont pas pascalise13. En 1899, Ie cure
Lavallee estimait a une dizaine les "famiUes
(qui) ne viennent pas a l'egJise" 14 et a 20 Ie
nombre de non-pascalisants. Ce sont les deux
seules indications chiffrees concernant les
pratiquants. Les autres n'etaient relatives
qu'a la pascalisa tion c'est-a.-dire aux catho
liques qui avaient fait leurs paques.

Nous aurions affaire ainsi a deux groupes de
catholiques: les observants saisonniers et regu
liers. Les premiers seraient les catholiques
non pra tiquants mentionnes a deux reprises
dans les rapports pastoraux. Ils se presente
raient a l'eglise pour marquer les trois grands
moments de leur vie a savoir la naissance, Ie
mariage et la mort. Peut-on compter parmi
elles les familles qui attendaient que leur
enfant ait atteint l'age d'un an, parfois davan
tage, avant de Ie porter sur les fonts baptis
maux? Entre 1875 et 1900, 34 enfants furent
baptises entre 3 et 6 mois, 13 entre 7 et 12
mois et 23 apres un an l5 . De ce groupe, ferait
probablement partie un Munroe Demers, char
ron, qui fit baptiser un enfant d'un an en 1895,
un deuxieme en 1896, un troisieme en 1899 16.
Entre-temps, en 1898, if avait epouse une
demoiselle Booth L7 a l'egJise anglicane ou iI
sera inhume dans les annees 1930. Certains
membres de la famiJle Lyonais seraient aussi a
placer dans ce groupe; its firent baptiser en
1875, 1880, 18&1, 1892 des enfants dont I'age



variait d'un an a six ans1&. C'est vraisembJa
bJement aussi Ie cas d'un certain J.-5. Des
champs, dont la famille dut obtenir apres
l'intervention de Mgr Larocque de Sherbrooke,
la permission d'avoir son service d'enterrement
en mars 1902 19 .

Les seconds, les observants reguJiers, se
partageaient, it leur tour, en deux sous
groupes: les pascalisants et messaJisants et les
pascatins ou messes20 . Les pascaUsants et
messaJisants faisaient regulierement leurs pa
ques, assistaient assidQment it la messe domi
nicale et aux offices religieux les jours de
fete; les pasca tins ne faisaient que leurs pa
ques. La majorite des paroissiens, somme
toute, pascalisaient. Entre 1&77 et 19 I5, la
courbe des pascalisants varia entre 70 et 99
pour cent. Dans les annees 1&&5 et 1&95, iI
arrivait que 100 it 130 personnes ne se con
fessent ni ne communient a paques. Apres
1&95, epoque de I'arrivee du cure Lavallee, et
apres 1900, celie ou les ca tholiques canadiens
fran~ais prirent 1a majorite dans Ie canton, Je
taux de non-pascalisants se fixa it un pour cent

(fig. 40). Comment expJiquer ce changement
d'attitude? Tout simplement, semb1e-t-il, par
l'arrivee a Compton de paroissiens dont 1a
majorite pratiquaient assidQment leur religion.
II tiendrait peut-etre aussi it la personna1ite du
cure Lavallee qui repondait toujours vague
ment aux questions de l'eveque de peur peut
etre d'attirer l'attention sur 1a situation n~elle

de la paroisse. La conduite "peu charitable"
du cure fut sou vent denoncee par les parois
siens. II apparart que l'eveque leur ait donne
raison21 .

Nous en tenir au seul indice de la pascalisa
tion ne risque-t-i[ pas de nous entrainer dans
de fausses interpretations? La pratique reli
gieuse s'ameliora sensiblement. La-dessus I'in
dice de pascalisation ne trompe pas. Mais
combien restaient-ils de pasca tins? En
d' autres mots, dans quelle mesure les pascali
sants satisfaisaient-ils a Ja pratique domini
cale? II est bien difficile d'en evaluer la
proportion meme approximative, les cures ne
comptabilisant pas j'assistance it Ja messe do
minicale. Us continuaient cependant it se
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plaindre de ce que "l'observance des dimanches
et fetes laissaient a desirer"22 .

Bilan

Au terme de cette breve analyse de la
pratique et du sentiment religieux, certains
traits de la physionomie du catholique compto
nien s'imposent d'eux-memes. Transplante su
bitement dans un peuplement etranger, iI avait
abandonne les signes exterieurs traditionnels
de sa religion. Minoritaire vivant en milieu
protestant, il a eu tendance aussi a prendre
certaines distances face a la pratique regu
liere et, partant, detiait plus facilement Ie
cure dont l'autorite souvent contestee n'e
galait jamais celle des cures des anciennes
paroisses. Le temoignage du cure Choquette
est, la-dessus, tres eclairant. Apres 1900, au
moment meme ou les catholiques canadiens
fran<;ais prenaient la majorite, on a 11impres
sion que tout rentra dans I'ordre. La dime se
payait regu]jerement et les paroissiens sem
blaient se soumettre a leurs devoirs re]jgieux.

Les comportements politiques

La vie politique municipale

ttudier la vie politique municipale a partir
des comportements sera it souhaitable. Mal
heureusement pour nous, il n1existe, a notre
connaissance, aucun rapport d'election detaille
sur lequel nous appuyer pour proposer quelques
hypotheses serieuses. Donc, Ie vide autour de
la pratique po]jtique municipale mais quelques
donnees sur la composition des conseils qui
fera 11essentiel de notre propos.

La lecture des proces-verbaux des seances
du conseil23 nous laisse I'impression que Ie
village fut domine par un petit groupe d'une
dizaine d1individus qui occuperent, par alter
nance, les differents postes de maire, conseil
lers et "fonctionnaires"24 . Les noms Daniel
Saultry, W.W. Paige, B.F. Hitchcock,
L.Q. B]jss, C.G. Craig, J.-A. Dufort et aussi
Phi lias Doyon, Damase Bureau sont les plus
souvent rencontres. Le conseil municipal fut
aussi domine des sa constitution en juin 1893
jusqu'a Ja Premiere Guerre par les anglo
phones, en particuJier par W. W. Paige, grand
speculateur foncier, B.F. Hitchcock et
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L.Q. Bliss. Jean-Baptiste-MoYse Saint-Laurent
assurait la permanence au secretariat. La
domination anglaise sur Ie conseil se maintint
meme apres I'accession des Canadiens fran<;ais
a la majorite dans Ie village. En 1917, la
redaction definitive des proces-verbaux en
f ran<;ais marquait vraiment la fin du pouvoir
anglais. Cela ne se fit pas sans peine. Un
pouvoir menace est toujours un pouvoir resis
tant. "Au debut", nous confie Desire
Rodrigue, "les Anglais n'aimaient pas que les
Canadiens entrent au Conseil. Quand les Ca
nadiens devinrent majoritaires, ils ont dO se
plier.,,25

La vie politique provinciaJe et federale

C'est la presence a Compton de Louis Saint
Laurent et de son pere Jean-Baptiste-Mo1se, a
savoir les annees 1880 a la Premiere Guerre,
qui ont servi de limite temporelle a notre
histoire du village. Ces quelques 40 ans sont,
a vrai dire, uniques dans l'histoire de Compton
a cause des profonds changements demogra
phiques qui l'ont completement transforme.
Pendant la meme periode, la vie poiitique
erovinciale et federale fut aussi fort agitee.
A Quebec, Ie parti national d'Honore Mercier
prenait Ie pouvoir, en 1887, avec Ie soutien des
nationalistes de toute teinte mobilises autour
de I'affaire Riel, devenue symbole des antago
nismes anglais et fran<;ais; a Ottawa, en 1896,
Laurier mettait fin au long regne conservateur
grace au renversement d'allegeance du Quebec
en faveur des Liberaux. Les perspectives de
guerre, et avec elles, fa question contreversee
de la contribution canadienne a I'armee impe
riale provoquerent la chute du gouvernement
Laurier. Finalement la guerre elle-meme et la
crise de la conscription dresserent a nouveau
Ie Canada et Ie Quebec, I'un contre I'autre et
laissaient Ie pays profondement divise.

Comment les habitants d'un petit village
agricole, paisible mais tiraille lui aussi par les
changements, ressentirent-ils tous ces evene
ments poD tiques qui se deroulaient souvent
bien loin d'eux?

Profonde discordance de la vie du village par
rapport a 1a vie politique provinciale et fede
raJe. Depuis decembre 1878, date ou Jean
Baptiste-Mo'l'se Saint-Laurent s'etablissait a
Compton, jusqu'a la Premiere Guerre, les vo
tants quebecois appuyerent generalement les
representants du meme parti poJitique a l'As
semblee h~gislatjve de Quebec et a la Chambre
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des communes a Ottawa. Leur choix pour un
parti provincial a toujours ete conforme a leur
choix precedent pour Ie parti frere federal.
L'election du parti national de Mercier infir
mait cette regie; celle du gouvernement libe
ral de Marchand en mai 1897, un an apres la
premiere victoire de Laurier, la confirmait.
Choix primordial pour un parti federal mais
toujours fai t en fonction de l'inter~t quebecois
dans la mesure ou it reflE~tait Ie particularisme
de la province. La fidelite du Quebec a
Laurier, abandonne par ses principaux lieute
nants des autres provinces pendant la Pre
miere Guerre et la crise de la conscription, en
fu t l'illustra tion la plus eela tante.

La conformite d'attitude de la plupart des
comtes du Quebec aux deux niveaux de gou
vernement, place Ie com te et principalement
Ie village de Compton dans une position margi
nale. II est difficile de percevoir dans leurs
suffrages les changements poli tiques survenus
au Quebec et au Canada. Le comte et Ie
village suivent avec un retard de deux puiS de
cinq elections <fig. 37) Ie mouvement amorce
par la victoire liberale de Laurier en 1896. Au
niveau provincial, la discordance domine
(fig. 37). Depuis I'election compJementaire
provinciale de 1894 a I'election de 1916, Ie
village accorda toujours son suffrage aux con
servateurs, sauf a I'election de 1904 ou Jean
Baptiste-Mo'fse Saint-Laurent, fort de l'appui
de ses compatriotes nouvellement arrives, ob
tint une majorite liberate. Aux elections fede
rales, Ie village votera liberal pour la premiere
fois en 1917. Le comte, par contre, etait
acquis aux liberaux en 1904, 1908 puis, comme
tous les comtes a majorite franc;aise du Que
bec, en 1917.

La vie poIitique villageoise ne battait pas au
rythme du comte, encore moins a celui de la
province. En 1896, 49 comtes quebecois sur 65
elisaient un candidat laurieristej la majori te
conservatrice dans Ie comte, de 36,2 pour cent
en 1891 chutait a 13,4 pour cent. Le village,
indifferent ou indecis, s'abstint (43,6 pour
cent) et favorisait par la l'election d'un con
servateur26. Le village trouvait difficile de
s'affranchir de la tutelle des Pope comme
l'avait fait Ie canton en 1904. A I'election
federale de 1908, en effet, il donnait encore
une grosse majorite a R.H. Pope, candidat
conservateur, depute de 1891 a 1904 et fils de
I'Hon. J.H. Pope, depute de Compton de 1871 a
1889. Le village prenait enfin Ie pas du
Quebec en 1917, a I'occasion d'une election
dominee par la crise conscriptionniste. Seuls
les trois comtes anglais du Quebec resterent
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fideles aux conservateurs. En Ontario, c'etait
la situation inverse: les conservateurs empor
taient 74 des 82 sieges de la province en
laissant aux liberaux que les comtes a majorite
ou a forte concentration franc;aise27•

Cette premiere victoire liberale dans Ie
village co'tncide egalement, avec six mois d'e
cart cependant, a la francisation des debats au
conseil de la municipalite. Elle marquait la
ma'itrise definitive des Canadiens franc;ais
dans Ie village.

L'abstention. De l'eJection federale de 1882 a
celle de 1917, la participation electorale,
faible au XIXe sieele (50 a 60 pour cent) dans
Ie village et dans Ie comte, s'accrut lentement
au XXe sieele de telle sorte qu'en 1917, 85
pour cent de tous les electeurs inscrits se
pn~sentaient aux urnes (fig. 43). A l'election
de 1896 elle-meme, 45 pour cent des electeurs
inscrits du village et du comte s'abstinrent de
voter. En 1917, une participation de 85 pour
cent constituait alors et constitue toujours une
performance dans nos democraties occiden
tales.

La participation a une election prov inciaJe
n'atteignit jamais de tels sommets. Le taux Ie
plus eleve soit 75 pour cent fut atteint adeux
repr ises en 1904 et en 1916 dans Ie village, et
qu'une seule fois en 1916 dans Ie comte. II
faut savoir gre a la candidature liberale de
Jean-Baptiste-Mo'fse Saint-Laurent d'avoir fait
sortir Ie vote en 1904 en obtenant que 91 des
122 electeurs inscrits au village s'expriment.
Ses efforts furent malheureusement vains dans
Ie comte ou 35 pour cent des electeurs prete
rerent s'abstenir (fig. 42). En 1916 Ie gouver
nement Gouin tira abondamment parti de l'in
dignation quebecoise suscitee par I'adoption du
Reglement XVII en Ontario et de la campagne
menee dans les paroisses du Quebec pour ra
masser des fonds destines asecourir "les bles
ses franc;ais de J'Ontario"28. La propagande
imyerialiste et la crainte de la conscription
n'etaient pas sans aider non plus la cause des
liberaux provinci aux et secoua I'apathie des
electeurs.

En regIe genera Ie, les electeurs s'interes
saient moins a Ja politique provinciale dont
l'action paraissait secondaire a I'epoque. C'est
la raison pour laquelle I'abstention fut toujours
plus eJevee aune election provinciale (fig. 42).
Toutefois la diminution des abstentions obser
vee aux elections federales se per<;oit ici aussi
mais de fac;on moins manifeste (fig. 43).

L'inter~t accru pour la chose politique et Ie
changement d'allegeance co'i'ncidaient donc en-
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core avec Ie renversement de la structure
demographique dans Ie village et dans Ie com
teo C'est un fait maintenant constant qu'a
Compton tout changement accompagnait ce
mouvement migratoire.

Les Associations

Les trois eglises et les deux communautes
linguistiques du village possedaient un certain
nombre d'associations susceptibles idealement
de creer des liens de solidar ite entre leurs
membres respectifs et d'entretenir leurs senti
ments d'appartenance a leur communaute na
tiona Ie et a leur religion. Compton en avai t
plusieurs mais les seules qui nous sont connues
ont plutot un caractere exclusif. Le conseil de
la fabrique, la loge des forestiers indepen
dants, la ferme-modele et Ie Ladies' College
(King'S Hall) s'adressaient a un petit groupe
d'individus a Compton. La ferme-modele n'a
vait accueilli que 104 eleves en dix ans d'exis
tence29 et Ie King's HaJJ recrutait ses profes
seurs en Angleterre et ses etudiantes dans les
milieux bourgeois anglophones du Canada30.
Au sein de chaque Eglise, ont existe sans doute
des associations pieuses dont nous savons a peu
pres rien. Avant 1900, les catholiques n'y
auraient manifeste que peu d'interet. Sous Ie
pastorat du cure Lavallee cependant les choses
se seraient ameliorees; la confraternite de la
milice angelique comptait dans ses rangs l08
enfants en 1906 et en recevait en moyenne une
vingtaine par annee31 .

La fabrique

Les marguiHiers et leurs fonctions. Boar'd of
trus ~cef; chez Jes anglicans et les methodistes,
conseil de fabrique chez les catholiques, ces
associations avaient plus ou moins la meme
fonction, ceJle d'administrer les biens et les
revenus de l'eglise paroissiale. Chez les pro
testants comme chez les catholiques, les no
tables occupaient une place plus ou moins pre
ponderante: Pomeroy, Kendrick chez les me
thodistes, Ie senateur Cochrane et son fils
Jos. A. chez les anglicans, enfin J.-A. Dufort,
Ie docteur Thomas LaRue, J.-B.-M. Saint
Laurent, etc. chez les cathoJiques.

L'etablissement d'un corps de marguilliers
suivit immediatement I'erection canonique de
la paroisse Saint-Thomas en juin 1891. Trois
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margui IHers furent alors elus par "Ies francs
tenanciers et les tenants feu et lieu, assembles
sous la presidence du cure (Choquette),,32. De
ces trois marguilliers assis au banc d'oeuvre,
un seul a la fois, a tour de role, etait en
exercice33• Chaque annee un nouveau mar
guillier entrait au conseil "a raison de la
vacance causee par la sortie de charge du
margui]]ier comptable"34. L'electjon se fai
sait obJigatoirement Ie dernier dimanche de
l'annee et etait annoncee au prone Ie dimanche
precedent35.

Le marguillier en exercice devait tenir les
livres et "faire toute la depense courante de
l'eglise et de la sacristie"36. Aux marguilliers
de l'Oeuvre appartenait la charge "de traiter
avec Ie cure des affaires ordinaires" comme la
concession des bancs, la police dans et pres de
l'eglise37, conjointement avec les paroissiens
dont ils etaient les mandataires, a la construc
tion et la repara tion de l'eglise, du presbytere
et des dependances38. IJ semble qu'a Comp
ton, Ie cure s'appropria les pouvoirs du mar
guilJier comptable releguant celui-ci 11 un titre
purement honorifique. C'est lui, en effet, qui
tenait les livres et administrait Ie budget de la
fabrique. En 1902, les marguilliers con fir
maient Ie cure Lavallee dans ses fonctions39•
En 1915 celui-ci detenait toujours les cordons
de la bourse et faisait enteriner par les mar
guilliers ses decisions comme celle d'acheter
avec les deniers de la fabrique pour 97,50 $ de
bons du gouvernement federal pour I'emprunt
de guerre"'40.

Le conseil de fabrique s'acquitta fort bien
de sa tache. En 1896, il entreprit la construc
tion d'une nouvelle sacristie et de la renova
tion de toute I'eglise afin dry loger plus de
bancs4 1. En 1903, Ie cure Lava llee caressa Ie
projet de construire une nouvelle egljse au
coeur du village. L'eveche de Sherbrooke
aurait meme fait l'acquisition de la propriete
de feu Ie docteur King a cet effet. L'opposi
tion des paroissiens mit fin a ce projet42 .
Chefs, depuis peu, de la communaute majori
taire, Ie cure et les marguilliers, ne voulaient
its pas ainsi poser un geste ecla tant d'appro
priation du terr itoire~

Les banes. La rente des bancs permettait a la
fabrique d'acquerir des revenus afin de s'ac
quitter de ses resyonsabilites. Contrairement
a la dIme, elle n'etait pas proportionnelle a la
valeur de la propriete mais plutot a la valeur
subjective que lui conferait Ie fidele lors de sa
mise aux encheres. Avant 1895, les contribu
tions annuelles des quelques 120 a 130 families
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de la paroisse depasserent rarement Jes 280
dollars. Considerant que certains paroissiens
payaient jusqu'a cinq dollars et parfois plus
pour leur banc (Jean-Baptiste-MoYse Saint
Laurent payait Ie sien 10,25 $)43, on peut
penser que certains individus n'avaient pas leur
banc it. l'eglise. En definitive, Ja rente des
bancs augmenta parallelement a la dIme et a
Ja pratique religieuse. Pourquoi aurait-on
paye son banc a l'egJise quand on payait si maJ
sa dIme et observait si peu Ie dimanche!

Apres 1895, Ie revenu de la rente annuelle
des bancs se mit a grimper pour atteindre
exceptionnellement, en 1905, J 131,05 $ et se
stabiliser ensuite autour des 800 dollars
(fig. 44). La venue de nouvelles families favo
risa certes cette hausse. C'etait aussi dO au
conformisme religieux qui s'jnstalla a Compton
apres 1900.
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L'ordre des forestiers independants

Les hasards de ]a recherche ont voulu que la
seule association sur laquelle nous ayons
quelques renseignements sod l'Ordre des fo
restiers independants, une soc iete semi
secrete. Introduite a Compton en 1894, eJJe
recruta ses membres, une vingtaine environ44 ,
a Compton, Moes' River et HiJlhurst. Societe
de secours mutuelle, l'Ordre faisait beneticier
ses membres, appeJes t1freresll, d'une assurance
sur la vie et s'engageait aaider Jes enfants des
freres decedes et aassister Jes freres maJades.

La societe mere, Brit'/:sh Foresters, fut fon
dee en Angleterre aux XYIl1e siecle et essaima
tot en Amerique du Nord. Au cours du XIxe
siecle, ]'association americaine rompit avec Ja
societe anglaise, devenant ainsi l'lndependant
Order of Foresters. En 1881, Jorsque Ie doc
teur J.P. Oronhyatekha, un agnier canadien,
prit Ja direction du mouvement, celui-ci n'a
vait que 369 membres et agonisait.
Oronhyatekha lui donna un essor considerable



Figure 45. Une des bannieres de l'Ordre independant des forestiers, avec lettrage dore
sur fond blanc, portant l'inscription suivante: "Que l'amour fraternel continue".

si bien qu'en 1900, l'Ordre avait un actif de 2,5
millions de dollars et comptait 170000
membres recrutes aux Etats-Unis et au Cana
da45.

L'organisation de l'Ordre etait tres hierar
chisee. Instance supreme, la Supreme Court
de Toronto avait a sa tete un Supreme Chief
Ranger qui etait Ie docteur Oronhyatekha lui
meme. En 1900, Ie Quebec formait une High
Court autonome et avait son siege social a
Quebec. Un High Chief Ranger presidait cette
cour dont relevaient toutes les loges du Que
bec dont ceJJe de Compton. Le conseil de la
loge de Compton se composait d'un Chief
Ranger, d'un Vice-Chief Ranger, d'un Recorder
Secretary et d'un Financial Secretary. Jean-

Baptiste-MoYse Saint-Laurent fut Recorder
Secretary de 1894 a 1907, peut-etre plus long
temps46.

En 1894, la loge avait deja 26 membres dont
21 habitaient sur Ie territoire du village. Cer
tains membres nous sont maintenant familiers:
ce sont Jes freres A.A. et A.L. Pomeroy,
W. Paige, M. Demers et Jean-Baptiste-Mo\'se
Saint-Laurent47 . Les reunions regulieres de
l'Ordre se tenaient a l'etage du magasin Saint
Laurent ou I'on peut toujours voir, accrochees
sur les murs gris, trois banieres jaunies sur
Jesquelles on peut encore lire certains adages
proposes a la reflexion des freres tels "I'union
fait la force" et "personne ne peut vivre que
pour soi" (fig. 45). Un certain mystere entou-

Figure 46. Entete du papier alettre de l'Ordre independant des forestiers.
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rait les activites des Forestiers; ceux-ci s'en
gageaient sous serment a garder Ie secret et
ils se reconnaissaient a un mot de passe qui
changeait deux fois l'anll8. Assis dans une
chaise reservee a cette fin, Ie Chief Ranger
presidait les reunions tres protocolaires de
['Ordre. Chaque reunion commen~ait par des
hymnes dirigees par Ie chapelain. On proce
dait ensuite a ['initiation des nouveaux mem
bres, s'it y avait lieu, a la lecture du rapport
des differents comites (assurance et recrute
ment)49 et a ['adoption des resolutions. Une
amende de 25 cents etait imposee aux
membres absents et une autre de 10 cents a
ceux qui refusaient de participer a une activi
te de [a loge50.

Fondamentalement, l'Ordre des forestiers
etait une cooperative d'assurance sur la vie
ayant son siege social (Temple Building) au
coin des rues Richmond et Bay a Toronto
(fig. 46). Une part importante de son activite
etait tenue secrete. L'existence de la loge
comptonienne semble n'avoir dure guere plus
que 13 ans. En decembre 1907, date de la
derniere contribution inscrite au livre des
comptes, iJ ne restai t que cinq membres51 . lis
etaient 26 en 18911.

Bilan

La transplantation du groupe beauceron dans
Compton au debut du sieele a peu en commun
avec la poussee colonisa trice effectuee dans
d'autres regions des Cantons de l'Est et du
Quebec. Contrairement aux colons, les nou
veaux arrivants s'etablissaient au sein d'une
societe deja constituee sur un territoire deja
transforme. Les Beaucerons devaient ainsi
fournir un double effort d'adapta tion: l'un,
aise, au milieu physique ambiant, l'autre, diffi
ciJement appreciable, a la culture anglaise et
protestante. S'etablir sur une terre productive
sur Jaquelle on avait deja construit maison et
batiments fut facile. Y vivre amena Ie groupe
beauceron a prendre certaines distances par
rapport a sa cuI ture. Ainsi l'absence de cha
pelJes de procession, de croix de chemin et,
partant, de manifestations de ferveur popu
Jaire qui s'y rattachaient traditionnellementj
ainsi, Ie relachement observe dans la pratique
religjeuse, Je refus de payer Ja dime qui se
raient autant d'elements d'eloignement face a
la tradition et a Ja religion voir meme parfois
de rupture. Rupture amorcee aussi au niveau
scolaire dans bien des families ou les enfants

71

etaient inscr its a ['ecole protestante. C'etai t
la si tua tion en 1900. Or Ja culture dominante
et assimilatrice etait en pleine desintegration.
Apres 1900, la communaute anglaise agonisait
et se voyait releguee au rang de groupe margi
nal. Le groupe franr;ais major itaire reforgea
ses prop res facteurs d'integra tion et de cohe
sion sociale. Au point de vue religieux, Ie
conformisme s'installait apres 1900; au point
de vue poli tique, Ie vote de 1917 signifiait Ie
rattachement definitif du village au Quebec et
la prise de conscience d'une appartenance.



Chapitre VI
LOUIS SAINT-LAURENT

La monographie que nous venons de lire s'est
efforcee de cerner Ie village de Compton a
une epoque bien precise et la plus importante
de son histoire. Au tournant du siecle, Je
village de Compton subit des mutations pro
fondes qui changerent completement sa per
sonnali teo Ces annees correspondaient au de
but du sejour de Ja familJe Saint-Laurent a
Compton. En 1878, Jean-Baptiste-MoYse
Saint-Laurent quitte Sherbrooke pour s'instal
ler a Comptonj la iI y tient un magasin general
jusqu'a sa mort en J915: entre ces deux evene
ments Ie village se metamorphose.

1882, naissance de Louis Saint-Laurent, pre
mier de sa famille a voir Ie jour en terre
estrienne. Jusqu'en 1896, il vit paisiblement
dans une famiIJe ou I'on parle anglais a la mere
irJandaise unilingue et fran<;:ais au pere "cana
dien". Le plus souvent, on parle anglais dans
Compton ou encore 70 pour cent de Ja popuJa
tion est angJophone.

De 1896 a 1902, il effectue ses etudes
classiques au seminaire Saint-CharJes
Borromee de Sherbrooke. Enfin, iI part pour
Quebec en 1902, ou il poursuit des etudes de
droit a I'universite Laval. C'est Ie debut d'une
carriere juridique et pOlitique qui Je tiendra
eIoigne de son village natal ou iJ ne viendra
plus que par intermittence.

Il falJait donc compter avec cette donnee
objective: Louis Saint-Laurent etait tres peu
comptonien, si peu qu'il ne laissa aucun souve
nir aux doyens du village de plus de 80 ans qui
auraient pu normaJement Ie connaitre ni au
cune trace dans la memoire collective des
villageois actuels. Cela s'explique fort bien,
car il vivait deja ailleurs quand les grandes
migrations vinrent bouleverser Ja societe villa
geoise.

Comment apprehender ainsi en meme temps
Je village et Louis Saint-Laurent? Fallait-i1
n'aborder que Ie moment historique fort court
correspondant a Ja vie du futur premier mi
nistre au village? Adopter ce parti pris nous
eut masque Ia reaJite meme du village dont les
transformations n'etaient encore que tendan
cieJJes. Nous avons donc opte pour I'autre
solution, celle qui nous amenait a suivre Ie
village jusqu'au terme de sa mutation a Ja fin
des annees 1910. Louis Saint-Laurent n'y fut
d'ailleurs pas tout a fait etranger. Reguliere
ment put-iJ en observer Ie derou1ement en
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venant a Compton rendre visite a ses parents,
presenter sa fiancee Jeanne Renault ou encore
participer aux activites politiques de son pere.
En 1904, en effet, il fit campagne pour ce
dernier, candidat liberal de Compton a l'eJec
tion provinciale.

L'histoire sociale du village depuis I'achat du
magasin generaJ jusqu'a la mort de son pere,
nous paratt essentielle a la comprehension de
I'homme que Louis Saint-Laurent est devenu.

Ainsi, divers evenements historiques de
vraient retenir notre attention. L'histoire de
la famille Saint-Laurent depuis la venue a
Sherbrooke en 1858 du grand-pere de Louis,
Louis-Etienne en passant par Je mariage de
J ean-Baptiste-MoYse a Compton en 1881 jus
qu'au depart de Louis pour Quebec en 1902, fut
Iiee directement a I'histoire de la penetration
fran<;:aise dans les Cantons de I'Est.

L'annee 1850 marquait en effet la fin de
j'immigration britannique dans cette region et
Ie debut de ce que Raoul Blanchard appelait
"Ie flot fran<;:ais". La construction d'un reseau
complexe de chemin de fer et l'industrialisa
tion attira dans cette region une main
d' oeuvre canadienne fran<;:aise en quete de
travail qui, autrement, aurait pris Ie chemin
des Eta ts-Unis. Louis-Etienne Saint-Laurent
fut de ce premier flot. Ruine par la faillite de
son commerce a Trois-Rivieres, il part pour
Sherbrooke ou it ouvre un magasin general
auqueJ it associe son fils Jean-Baptiste-MoYse.
Sherbrooke etait encore une ville a majorite
anglaise, Ie quart seulement de sa population
parlait fran<;:ais. Les Canadiens fran<;:ais cons
tituaient la clientele principale du magasin
Saint-Laurent I. En 1872, Jean-Baptiste-Mol'se
Saint-Laurent ouvrait avec un ami sa propre
mercerie. L'affaire ne fit pas long feu. Cinq
ans plus tard, en pleine crise economique, il
declarait faillite2• En 1878, on Ie retrouve a
Compton ou il prenait possession du magasin
Authier3. Lors de la naissance de Louis Saint
Laurent, Ie ler fevrier 18824, Jes Canadiens
fran<;:ais avaient deja pris la majorite dans les
Cantons de I'Est, excepte pour pJusieurs can
tons du sud-est dont Compton ou les anglo
phones constituaient encore pres de 80 pour
cent de Ja population.

La communaute francophone manquait d'or
ganisation. Encore en 1893, iJ n'y avait pas
plus de deux ecoJes catholiques dans la pa
roisse dont une dans Ie village a proximite de
I'eglise. Une quarantaine d'enfants seulement
les frequentaient 5, les autres allant de prefe
rence a I'ecole mixte ou protestante. DoriJJa
THu, I'institutrice, femme intelligente et



Figure 47. La famille de Jean-Baptiste-MoYse Saint-Laurent vers 1900.

competente, n'en dispensait pas moins un en
seignement de qualite, si bien que Louis Saint
Laurent passa sans difficulte en 1896 l'examen
d'entree au seminaire de Sherbrooke6. Rares
etaient Jes enfants qui, a cette epoque, pour
suivaient des etudes secondaires et universi
taires. Seuls les riches cultivateurs et les
notables pouvaient en defrayer Ie coat.

Quand Ie jeune Saint-Laurent quitte Comp
ton pour Sherbrooke en 1893, Ie village vena it
a peine d'obtenir sa reconnaissance juridique.
Rien de perceptible encore n'annonc;ait des
changements radicaux. En 1894, Ja municipa
lite obtenait du gouvernement l'autorisation
d'ouvrir a Compton une ferme-mocteJe pour
enfants anglais comme si Ie village devait
demeurer toujours anglophone. Louis Saint
Laurent grandit donc dans un village anglais.
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De Sherbrooke puis ensuite de Quebec, iJ fut
temoin cependant de la transformation de
Compton en village franc;ais dans les pre
mieres annees de ce siecle.

La coexistence de deux cultures a Compton
est de l'ordre de la legende. En 1900 les
Cantons de l'Est etaient aC9uis aux Canadiens
franc;ais de puis quelques decennies deja. A
Compton, cela fut fait en ('espace de queJques
annees. Les deux cultures n'ont jamais ete
assez longtemps en presence pour s'influencer
fondamentalement I'une I'autre. Elles n'ont
fait que se croiser sur la route de I'histoire
comme deux voitures voyageant en sens in
verse. "Une contagion suppose deux choses,"
ecrit Marc Bloch: "des generations de mi
crobes et, a !'instant ou Ie mal prend, un ter
rain."7 Quand Louis Saint-Laurent revenait a



Compton, autour des annees 1910, Ie viJJage
n'etait plus Ie meme.

Temoin de I'expansion canadienne-fran~aise

dans les Cantons de l'Est puis a Compton,
Louis Saint-Laurent grandit avec Ie sentiment
qu'aucun danger serieux ne pouvait venir a
bout de la vitalite canadienne-fran~aise au
Canada.
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CONCLUSION

En me proposant d'etudier Ie milieu ou Louis
Saint-Laurent vecut de son enfance a I'aube de
sa vie d'homme, on se doutait bien que je
parlerais beaucoup de Compton et peu du
premier ministre. Louis Saint-Laurent est
demeure longtemps, pour les Comptoniens, un
personnage inconnu. II n'a jamais marque Ie
village de quelque fa<;on que ce soit comme l'a
fait son pere, Jean-Baptiste-Mo'l'se. II doit
meme a la branche comptonienne de sa famiJle
dry avoir laisse quelques souvenirs. Au con
traire, Ie viJlage de Compton a bien pu in
fluencer Louis Saint-Laurent qui fut temoin
personnellement et par famille interposee de
ses profondes mutations depuis les annees 1896
ala guerre.

Prendre contact avec Compton, c'etait donc
suivre sa rapide evolution dans tous les aspects
particuliers de sa realite sociale, politique,
economique, demographique et religieuse.
Nous avons mene cette etude specialisee a
I'aide des sciences sociales et en ayant tou
jours a I'esprit Ie souci d'integrer ces elements
du portrait ala realite globale. C'est ainsi par
exemple, que l'evolution demographique du vil
lage sera it tout a fait inintelligibJe si elle
etait dissoclee des mouvements migratoires de
la seconde moitie du XIxe siecle a la grandeur
des Cantons de l'Est.

S'il fallait qualifier Ie village vers 1900, les
mots changement, mutation, transformation,
bouleversement viendraient tout de suite a
l'esprit. Compton fut vraiment tout cela et
bien plus encore. Sa reaJjte etait fuyante,
impressionniste meme, se transformant pres
que instantanement sous nos yeux comme l'au
rore ou Ie crepuscule: au beau matin de 1896,
la rumeur villageoise provenant des cha mps,
de la gare, des boutiques d'artisan, etc. avait
des accents anglais; au soir de 1911 elle se
dissipa en fran<;ais. Entre ces deux moments,
tout se modifiait: les familles ang1aises, angli
canes ou catho!iques, quittaient Ie village pour
l'Ouest ou les Eta ts-Unis pendant que les fa
milies ca tho1iques canadiennes-fran~aises arri
vaient de Ia Beauce et acqueraient leurs pro
prietes. Une nouvelle solidarite apparut qui se
traduisit sur Ie plan religieux par une pratique
plutot discrete mais teinte de conformisme et,
sur Ie plan poljtique, par Ie rattachement du
villa~e a, la ~ciete 9,.uebtkoise dont il s'etait
tenu a l'ecart Jusque-Ia.
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