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PRESENTATION
Marquer un temps d'arret pour revivre CENT ANS

d'hlstoire tissee de faits municipaux, religieux, scolaires,
sociaux, ...

Recueillir les temoignages de doyens qui avec leurs an
c€ll'es ont subi privations et travail ardu pour s'etablir chez
nous ...

.... ne peut que nous inciter a respecter leur memoire et.
a puiser dans leur experience de precieuses lec;ons qui
nous permettent d'evoluer plus harmonieusement dans
notre monde moderne.

De tout coeur, je remercie toutes les personnes qui
m'ont fourni renseignements et photos me permettant de
rediger cet album-souvenir. Un "merci special" s'adresse
au Comite du Centenaire ainsi qu'a mes collaborateurs
immediats, Louise Boudreault, Richard Proulx, rna fille
Francine et Sr Huguette Raby.

Le manque d'experience et Ie court laps de temps
alloue peuvent excuser les oublis ou les erreurs dans les
faits, les dates et les noms. Je vous serais reconnaissante
de bien voulolr les porter a mon attention (avec preuve a
l'appui) pour correction future. MERCl!

Madeleine Periard
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DEJA CENT ANSI

Les ecritures nous enseignent que sur certe terre, l'etre
humain n'est que poussiere et qu'i1 retournera en pous
siere. Comme les montagnes qui nous entourent et dont Ie
relief s'est cree au cours de milliers d'annees, notre pas
sage sur terre laisse une marque distinctive.

Nos defricheurs nous ant donne un exemple de cou
rage et de fierte lorsqu'ils ont bati Saint-Emile. lis meritent
notre admiration et nous leur devons de prolonger leurs
efforts en demeurant unis pour faire de notre municipalite
un endroit au il fait bon vivre et au les visiteurs se sentent
chez eux.

Les terres que nos ancetres ant defrlchees et cultivees
sont devenues, pour la plupart, des coins de repos pour
les citadins. D'un commun accord, donnons a nos lacs,
nos rivieres et nos forets la protection qui leur est due si
nous voulons que nos enfants et nos petits enfants puis
sent en appre.cier la beaute et en tirer profit quand leur
tour sera venu. Pourquoi ne pas egalement motiver nos
jeunes pour qu'i1s creent de nouvelles sources de revenus
afin de les garder parmi nous.

Sachons mettre aprofit ce merveilleux coin de terre que
les premiers colons ont exploite et regroupons-nous pour
commemorer ces cent ans d'histoire. Soyez de la fete!

PALMA MOLLOY
Maire
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MESSAGE DU CURE
I ,.

DE SAINT-EMILE

Chers concitoyens,

ta paroisse de Saint-Emile-Namur est heureuse de s'as
soqier aux celebrations du Centenaire de votre Municipa
lite,

La Municipalite et la Paroisse sont presque des soeurs
jumelles: fondee en 1889, la paroisse sera elle aussi bien
tot centenaire. Nos vies ont ete si intimement melees
depuis tant d'annees qu'i1 serait difficile de les departager.

Je voudrais avoir mieux connu dans Jes vieux livres et
dans la vie, les premiers cures et les pionniers qui ont bati
et rebati vos eglises, vos ecoles, vos salles paroissiales et
toutes vos institutions. Je pourrais ainsi rappeler I'effort
commun de tous ceux qui ont travaille au progres de votre
village.

Un proverbe chinois qui pourrait etre de chez-nous dit
"Qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une foret qui
pousse".

Ensemble, aI'aube de votre deuxieme Centenaire, ecar
torys-nous, en bOcherons prudents, des arbres qui tom
be~t et tournons-nous vers I'avenir, vers la foret qui
pousse, enracinee dans Ie patrimoine de foi et de courage
que nous ont le~ue nos fondateurs.

Que Dieu vous benissE' tous'

Leo Thauvette, C.S.V.
Cure
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ORIGINES

Aune certaine epoque, la vallee de l'Outaouais, dans
son tout QU en partie, fut la propriete des [ndes Occiden
tales, des Hollandais, des Anglais et des Fran~ais. SI les
rives et les eaux de l'Outaouais et de ses affluents, telles: la
Rouge, la Petite Nation, la Uevre, les Chaudieres, la
Gatineau pouvaient parler, elles nous en raconteraient des
choses sur les attaques meurtrieres et rnaintes fois repetees
des Iroquois contre les Algonquins, les premlers coureurs
des bois et les missionnalres, etc ...

Eh oui, I'implantatlon des Algonquins dans notre region
remonterait avant I'an mille, done bien longtemps avant la
colonisation. Plusleurs noms qui nous sont tr~s famlliers
aujourd'hui sont d'origine Algonquine.

e.g. OUTAOUAIS - Chemins des Outaouals (Cheveux
releves), nom donne aux Algonquins qui vivaient
ou voyagaient sur la riviere tour a tour appelee
Grande Riviere, Riviere des Prairies et Ottawa (de
son appellation anglaise), et enfln Outaouais.

PETITE-NATION - "Oueskarinis" nom d'une tribu
algonquine qui vivalt dans la region connue au
jourd'hui sous Ie nom de Petite-Nation.

PETITE-ROUGE - Rivlere designee sous "Petite
Nominlngue" au Onamaning (a dire rapldement
pour noter la consonance) slgnifle "au fard, au
vermilion". Prenant sa source a Lac-des-Plages,
cette rivi~re se jette dans la Petite-Nation en aval de
Saint-Andre Avellin.

D'autres vestiges des "Indiens" demeurent vivants dans
Ja region, un coup d'oeil chez nos voisins de Cheneville
nous les revele. Mentlonnons entre autres, issue de la tribu
des Iroquois, la famllle amerindienne de Canard Blanc,
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epoux de Marie-Louise Cimon. Ils vinrent s'instaJler dans
Je Canton de Hartwell vers les annees 1845.

CPLONI~ATIONDE
LA VALLEE DE L'OTTAWA

Entre les annees 1600 et 1800, les nombreux conflits
entre les Anglais, successeurs des Hollandais en
Amerique, les Fran~ais d'une part et les Iroquois d'autre
palt, arreterent I'expansion du Canada a I'ouest de Mon
treal. Seulles missionnaires, qui tentaient d'evangeliser les
indigenes et les coureurs des bois qui vivaient de la traite
des fourrures sont le gros lot de I'histoire de la Vallee de
l'Ottawa.

LA PETITE-MAISON ET
LES TERRES AVOISINANTES

L'Honorable Joseph Papineau achL'ta du Seminaire de
Quebec la Seigneurie de la Petite-Nation en 1804. Apres
avoir quitte la vie politique, iI s'y etablit en 1810 et com
men~a a y attirer des colons de sa race. La Seigneurie
comptait en 1830, 140 families, dont 80 catholiques. Le
coureur des bois, pour sa part, est devenu bucheron et
homme de chantier avec la disparition de la traite des
fourrures.

Fn dehors des Iimites de la Seigneurie dl' la Petite
Nation, de vastes etendues de terre demeuraient a
defricher. Bien que les terres avoisinantes de la riviere
Outaouais soient riches et fertiJes, des que I'on atteint une
certaine altitude, aux environs des cantons de Suffolk,
Addington et Ponsonby, Ie sol est caillouteux. Une mince
couche de sol reste cultivable et ce pour un nombre limite
d'annees.
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Toutefois, la richesse de nos forets a tot fait d'attirer les
marchands de bois ou pionniers de I'industrie foresMre
dans la region.

Aux bucherons succedent les agriculteurs: les premiers
ecJaircissent la foret; les seconds finissent de detruire par
les flammes, la part de bois ou i1s semeront leurs grains et
construiront leur premier abri constitue d'un seul appar-

I

tement dont les murs en troncs equarris s'elevent environ
adouze pieds de hauteur.

Les premiers colons eloignes de la Grande-Riviere "par
tagent" en canot au tout simplement apied, Ie fruit de leur
chasse, au de leur recolte a Montebello, Saint-Andre
Avellin au Plaisance pour en rapporter de la farine et
autres denrees qU'ils ne peuvent produire eux-memes.

Une des premieres matsons conslrulles Ii 51· Emile.
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Em echange de bardeaux de fabrication artisanale , une
machine a coudre provenant de chez monsieur Quesnel
de Montebello aurait ete apportee "a dos et a pieds"
jusqu'a Saint-Emile par monsieur Abel Bernard et son
epouse. Leurs petits-enfants, Marcel et Lorette (madame
Alphonse Lalonde) la conserve encore bien precieuse
ment. Natif de la commune de Bouhans-Ies-hure, France,
et ayant vecu les affres de la guerre franco-allemande,
Abel decide de venirs'installer au Canada afin de ne pas
faire: partager Ie meme sort a ses enfants.

Oocum,nt allestant les origines de M. Abel Bernard.
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Une autre des premieres malsons de St.Ernlle.

"TOWNSHIP DE SUFFOLK"

Un recensement effectue en 1861 pour Ie ''Township
de Suffolk" revele la presence de quatre families - Michel
Lariviere, Onesime Desjardins, Ambroise Gagnon et
Alexandre Servant - formant une population de vingt per
sonnes installees dans ledit canton. Venus de I'est du
Canada, ces arrivants s'adonneront ala culture.

En 1871, un autre recensement lndique que Ie nombre
des families est de vingt-sept et que quelque 3 340 ar
pents de terres sont en voie de defrichement. Encore la, ce
sont des canadiens venus du Bas-Canada dont trois sont
fabricants de potasse (deux pour les engrais et un pour le
savon nair). Vingt-trois habitations sont erlgees sur les
lopins de terre, alloues par la couronne, que Ie colon
s'empresse de defricher afin d'obtenir sa "Iettre patente".

Dix ans plus tard, solt en 1881, I'enumerateur, Procule
Antoine Leduc, rapporte la presence de 164 families dont
les origines se presentent comme suit: 36 de France, 13
de Belgique, 2 d'Angleterre, 2 d'Irlande, 3 de Suisse, 3
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r:i'Ecosse et 4 d'ltalie; les autres sont tous franco-canadien
nes. En plus des agriculteurs et des bQcherons, on comp
te 3 jardiniers, 1 fleuriste, 1 instituteur, 1 menuisier et 1
peintr(!. Jadis, tous les colons etaient de religion catho
lique a l'exception d'une trentaine de families de religion
anglicane ou presbyterienne.

1874
Erige en canton, Ie 22 mai 1874, "Suffolk" du Comte et

District d'Ottawa, comprend alors les paroisses ou mis
sions de Hartwell (Cheneville), Lac Simon, Vinoy, Namur
et Saint-Emile.

1881
En 1880, une petition des colons (pour la plupart

d'origine etrangere) demande une division du Canton de
Suffolk en deux municipalites distinctes connues sous les
noms de "Municipalite du Canton de Suffolk" et "Muni
cipalite du Canton de Hartwell". Les petitionnaires invo
qUtdnt les raisons suivantes, a savoir - une plus forte po
pul<;ltion, Hartwell 471, Suffolk 766; - d~ trop grandes
distances aparcourir, 9 a 12 milles; - un avantage pour la
colonisation.

Malgre les opposants, la resolution aux fins de detacher
Ie canton de Suffolk du canton de Hartwell a ete approu
vee par Ie Lieutenant Gouverneur en Conseil, L'Hono
rab~e Theodore Robitaille; I'existence officielle en fut
reconnue Ie PREMIER JANVIER 1881.
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TOWNSHIP SUFFOLK

Oonafd A c.meton 4 , 100 MarCh 131h 1874 22 "5
MOt•• Ctuu1r.nd 5 A 125 May 26th 1174 28 129
£m,le Quesnel 3 8 '00 June JOth 11115 28 137
Gedeon MIlOt 4 B 100 June 301h 187$ 24 109

e "0' 5
Jean-Baptiste Oemers W'hol 8 B lDO June 30th lan 25 1:la
Benjamin Thll)Aul1 11 2 100 June JOth ,I1S 25 138
Jean-Bapllste Gagnon 8 B 100 June JOth 1875 25 140
l:mile Ouesnet 2 B 100 October 22nd 1875 25 178
Jacques Legault dlt [)estIU''''! 9 A 99 0C10ber 25th 1875 28 182
leon Larocque 8 B 'DO October 25th 1815 25 'n
Elle BII.. 2 1 lDO OCIOber 26th 1875 25 184
Emenc Oinelle 5 , 'DO October 261h \875 25 185
ihom.S Cote , 2 103 March 4th 187i 29 249
PauID,MU. 4 2 104 July 27th 1881 32 133
Jean-BapUste Aidon 29 3 80 Apnl5t.h 1882 30 77
MiChel Flvler 25. F. G 2 261 April lStth 1882 30 89
Cha,les ROber1 27 3 54 April27tf\ '882 30 '0'
MOl$lllongtln 30 2 lDO June 22nd '882 30 "2
LoulJ, Louella 28 2 'DO Decembe,6tr1 '882 30 224
hburlce Bissonnette N 'If 01 1 1 47, 2, October 231h '883 39 '03
Hector Roquel 29 2 lDO No....mbB!r 10lh '88J 38 'SO

N '101 35
Marcellin Charron lot 36 7 164. 2, December 61h 188J 39 177

27 1 10' February 8th 1884 38 281
Joseph Blondin 15 4 lDO February 111h 1885 45 '2,
Joseph Framelte 26 27 • 202 February 1111'1 1885 .. 124
£mile Flumann 31 4 92 June 22nd 'lIII5 42 33'
EmIle Ouesnel 35.36 • 208 Jun.22nd 1885 46 45
Jules RonyaUA 30 3 89 September 171h 1885 42 388
Charles au Carl Plaua 24 5 93 September 1111'1 1885 42 368
Jule.Ool8 37.38 3 194 September 1111'1 '885 42 371

e and N '0' 4 A
£mile OUe$nol w -.01 5 B 218a 2r Oclober 10th 1885 46 17O
M.a.me La,....",.

, A 153 June 2811'1 1886 48 180
Jein-Baptlste legitde' dl1 Sf·JeAn 3 A '39 June 2811'1 '886 .. 18'
Em'le Qunnel 10 A 9. February 111'1 .881 48 "4
£11 Btu.au 8 , 96 Ma,11th 1887 49 21.
ChJ:rles T Smith 22 • '03 May 1711'1 1887 50 5
Geor9fl Hillman 22 1 99 May 11th 1881 50 6
Donee Belanger 23 3 99 Juty 111'1 .887 49 281
' ••dortt Veteau 6 3 10, june 1211'1 ,... 55 '6
John Poupore 14 W ,Of '6 5 ':la, January JrCl '889 54 "NlpoI6on Blais 8 2 102 January 3rd '889 55 2'3

26 5 102 July 811'1 '889 56 285
£d04Jard Leduc 31 32 7 20' Augus115ln

,_
56 88

George Clement Mousselu 21 2 lDO October 19th '889 58 177
M~H RochOn. 'T 3 2 10' NO...-mbef 27th 1888 58 219
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MISSION DE SUFFOLK

Au debut des annees 1870, I'accrolssement rapIde de la
population obllgerent monsieur Caron, cure de Ripon, et
monsieur Guay arendre visite a la missIon de Suffolk en
viron trois fols par annee.

En 1876, monsieur Motte, cure de Hartwell, prit la
rel~ve en s'engageant a s'y rendre hult ou dlx fols par
annee moyennant la promesse ecrtte des colons de lui
re~bourser un certain montant pour ses frats de voyage.
Quelques chefs de famille ne pouvant, par la suite, payer
cette modique redevance, Ie cure dut faire des instances.

La misere et I'Intranslgeance des autorites catholiques,
cre~rent un c1imat de mecontentement qui eut pour prln
cipclle consequence "['apostasie" de plusieurs familles;
d'ol). nous vient cette expression "les suisses de Suffolk".

Madame Grant de Montreal, dirlgeante d'une societe
biblique et financlerement avantagee, envoya des emts
Sailes parmtles pauvres gens de ce coin recule. La mIse en
place d'une ecole, d'un lieu de culte, alnsl que l'asslstance
materielle et financlere qu'apporterent ces nouveaux mls
slorinaires eurent t6t fait de gagner des ames aleur croyan
ceo

Pour decrlre la mls~re qui regnalt a I'epoque, Usuffit
d'evoquer I'arrivee dans une region hostile d'un nouveau
colqn et sa famllle chez qui l'experience an~rleure n'a rien
aPjris sur Ie defrlchement des terres et la culture des sols.
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INSTALLATION DES
NOUVEAUX ARRIVANTS

Apres une longue journee de marche atravers des sen
tiers apeine battus, la famille arrive en pleine foret sur un
lot assigne par Ie gouvernement. Le premier soir, chaeun
doit dormir a la beUe etoile sur un lit de branches de sapins.

En plus du cheval qui a transporte son maigre butin,
ustensiles, assiettes et marmittes de fer blanc, un peu de
farine, si Ie nouveau venu a ~d chance de posseder une
vache, la famille pourra boire du JaiL

Des les premiers jours, il coupera et equarrira Ie bois
pour construire sa maison et graduellement, it defrichera
pour cultiver son lopin.

Si par bonheur, Ie nouvel arrivant connalt un metier, tel
Ie pere de monsieur Polydor Larose qui fabriquait des bar
deaux et allait les vendre a Saint-Andre Avellin, cela lui
assurait un revenu en attendant que la culture de la terre

Habitation typlque des premiers arrlvants.
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lui permette de "survivre". Ce metier etait transmis de p~re

en fils, pour ne pas dire en Hlle, car madame Desneiges
Larose a meme prete main forte ason marl pour la fabri
cation des bardeaux qui devaient recouvrir leur maison et
les autres batiments.

Presque tous les travaux etaient faits a la main, semail
les, fauchage et battage. Chevaux et boeufs etaient atteles
pour les labours et Ie charroyage. Au moment des recol
tes, :Ies "corvees" etaient de mise.

Nos ancetres savaient tirer profit de tous Jes produits de
la terre pour la nourriture de la famille et des animaux ainsi
que pour la fabrication des vetements, tout y passait.
Apres la tonte des moutons, la laine etait lavee, cardee et
file~ pour Ie tricot et Ie tissage d'etoffe du pays. Le lin etait
tran~forme en toile. Meme les chaussures (souiers de beu),
les bhapeaux de paille en ete, Ie savon, etc. etaient de
fabrication artisanale.

dn echangeait sou vent des produits agricoles, animaux
I

de boucherie, bois de chauffage ou de construction,
beurre, travail d'artisanat contre des tissus et des denrees
que I'on ne pouvait pas se procurer sur place.

La chasse et la peche occupaient souvent la journee du
dimanche et apportalent ainsi de la variete au menu cons
titue generalement de soupe au pois, de galettes de sarra
sin, d'omelettes et de grillardes de gros lard sale. Perdrix,
cherreuil etaient appretes avec doigte, et pour les jours
mai~es, quelques poissons pris au lac voisin agremen
taiellt Ie repas.
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PREMIERE CHAPELLE

Monsieur Motte eut pour successeurs, messieurs
Magnan et Guy qui visiterent la mission sept au huit fois
chaque annee. Depuis 1874, la messe se celebrait dans
des maisons privees. En 1881, sous I'administration de
monsieur Bray, cure de Hartwell (Cheneville), il fut decide
de batir une chapelle. Monsieur Belanger, cure de Saint
Andre Avellin, delegue par Mgr Duhamel pour faire Ie
choix d'un site favorable, opta pour un emplacement sur
Ie bord d'un lac, entre les lots 32 et 33 du Se rang, au
grand mecontentement des gens du village de Namur,
situe a trois milles plus au sud.

Le 4 ;uillet 1881, on decida de construire une chapelle
de 40 par 46 pieds avec ['argent de la Societe de la Colo
nisation (dirigee alors par Ie Cure Labelle des Pays d'En
Haut). Apeine ebauchee, elle ne mettait les fideles a I'abrl
nj du vent, ni de la pluie, ni meme de la neige. [) faut dire
qu'a cette epoque, les pretres originaires de I'est du
Canada au d'aiJleurs, qualifiaient notre region de "Pole
Nord". En fait, des temperatures de 30 a 40 degres sous
zero se prolongeaient des semaines durant.

La mission de Suffolk fut successivement desservie par
les cures de Hartwell qui vinrent apres monsieur Brady:
messieurs Dacier, Francoeur et Mangin jusqu'en 1888. Ce
dernier pretre y allait tous les mois. Puis, Ie cure de Har
twell obtint un vicaire, monsieur Charles Proulx, qui fut
specialement responsable de Suffolk.
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PREMIER CURE RESIDANT

En 1889, cedant aux desirs maintes fois exprimes par
les catholiques de Suffolk, Mgr Duhamel nomma mon
sieur Proulx premier cure residant de cette paroisse mise
sous Ie patronage de Saint-Emile en souvenir de monsieur
Emile Quesnel de Saint-Andre Avellin. Cet homme a su
con,querir la sympathie des premiers colons, entre autres
de messieurs Bernard, Dauvissat, etc ...

La tache de monsieur Proulx s'avera particulierement
ingyrate et difficile, car deja trois ecoles protestantes et une
chapelle baptiste existaient avec un ministre permanent
pour Ie village de Suffolk.

F1allte de presbytere, Ie nouveau pasteur vecut pendant
deux ans dans la chambre haute de la pauvre maison
d'e~ole catholique,qui a elle seule formait a peu pres tout
Ie vlllage de Saint-Emile. Ne pouvant payer en argent leur
support, plusieurs paroissiens fournirent bois et main
d'oeuvre a leur cure afin qu'il puisse se construire un pres
bytere apeu de rrais.

Les catholiques de Suffolk etaient trop pauvres pour
pouvoir soutenir leur cure, ce dernier dut alors faire appel
a la generosite de Mgr Duhamel et de certains bienfaiteurs
de Montreal. Grace a sa puissante energie et a son grand
coe,ur, monsieur Proulx ramena parmi ses ouailles quatre
chefs de famille, ce qui Ie consola des deboires qU'il avait
eu !a subir au cours des cinq dernieres annees. II fut
norpme (2 aoOt 1894) cure de la nouvelle paroisse de
Kiamika et ceda ce poste de devouement a monsieur
Chamberland, alors vicaire de Papineauville.

Entre temps, soit Ie 17 septembre 1890, la premiere
cloche (307 livres) avait ete benite et avait re.;u les noms
de teon. Thomas, Emile et les parrains et marraines
etaient: A. Leduc, Louise Quesnel, Euclide Leduc et
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Theona Leduc. Un orgue fut acquis l'annee suivante
(1891) .

Monsieur Chamberland ayant ete nomme cure de Sain
te-Rose de Lima, fut remplace Ie 19 octobre 1896 par
monsieur Vital Pilon, vicaire d'Embrun. Cette meme an
nee, Mgr Duharnel conseillait aux paroissiens de cons
truire une nouvelle eglise plus spacieuse et mieux amena
gee. La premiere chapelle etant situee sur Ie sommet
d'une montagne, iI suggere de construire un peu plus bas
sur Ie flanc de cette montagne.

Le 4 oetobre 1898, monsieur Ie Cure Pilon demande a
Mgr Duhamella permission d'amenager une chambre au
dessus de la Chapelle dans Ie but d'agrandir cette der
niere, car l'extreme pauvrete rendait impossible toute
nouvelle construction. Pour s'en convaincre, il suffit de
dire que durant I'annee 1896, les quetes du dimanche
variaient entre 3 et 12 sous. De plus, certaines dissensions
entre paroissiens contribuaient encore aparalyser Ie projet
de construction d'une nouvelle eglise.

Photo de la premiere egllse
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PREMIERE EGLISE

Enfin, vers Ie mois de juin 1903, la Fabrique de Saint
Emile fait l'emprunt de 3 000$. pour construire [a nouvelle
eglise (a I'endroit meme OU demeure madame Desnelges
Desormeaux actueHement); eJle fut benite au mois de mai
1904,.

Lors de sa visite pastorale en 1905, Mgr Duhamel
trouve la paroisse dans une situation financ\ere pltoyable
alors.que monsieur I'Abbe J, A. Milard est nomme cure en
oetobre de cette meme annee. Ses parents, Elle et Eulalie,
vendlrent leur magasin general de Sainte-Marthe, Comte
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Vaudreuil pour venir Ie rejoindre et se depenser ason ser
vice. Trois ans plus tard, Mgr Duhamel adresse des felici
tations au cure et a ses paroissiens pour avoir diminue la
dette de 925$ Monsieur l'Abbe R. Chene succede amon
sieur Milard en octobre 1914. II s'installe avec la famille
Poyet qu'il aurait rencontree au cours de la traversee en
bateau de la France au Canada. Travailleur acharne,
monsieur Chene cultive les terrains de la fabrique et fait
I'acquisition de vaches alait et de chevaux. Un systeme de
chauffage ainsi que de nouveaux ornements sont achetes
durant ses annees de service. Dans une lettre adressee a
Monseigneur, monsieur Chene demande la permission de
ne pas couper sa barbe, soit disant a cause des longues
periodes de froid.
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Vue du village aI'epoque du Cure Chene.

Le 13 septembre 1925, la fabrique fait I'achat de I'em
placement de I'eglise actuelle pour la somme de 450$, soit
50$ comptant, Ie solde est de 50$ par annee avec interet
de 6% (approuve par Mgr J.-M. Emard, Ie 16-08-25).

Monsieur l'Abbe F. Labelle remplac.;:a monsieur Chene
en septembre 1926. Durant les annees 1927 et 1928, il fit
executer des reparations generales a I'eglise et au pres
bytere puis au mois de juiUet 1934, monsieur t'Abbe O.
Carriere lui succede.
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Premiers cures ·1889·1928.

DEUXIEME EGLISE

Le 7 decembre 1936, I'eglise et Ie presbytere furent
rasee par les flammes. La dette s'elevait encore a4 033$
meme si des assurances de 10 000$ ne couvraient que
partiellement les pertes. Monsieur I'Abb{, Carriere se mit
resolument a la reconstruction et rl?ussit a eriger Ie
nouveau temple au pied de la montagne (site actuel). Mgr
Forbes presida la benediction de I'eglise Ie 31 aout 1938.

Epuise par la maladie, monsieur Ie cure Carriere dut
demissionner et monsieur l'Abbe J.-M. Laperle Ie rem
plac;a, Ie 4 octobre 1939. Bien que sa sante laisse a
desirer, Ie nouveau cure fait preuve d'un devouement
sans limites aupres de ses paroissiens et on lui doit l'erec
tion du monument du Sacre-Coeur entre l'eglise et Ie
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'presbytere; monsieur I'Abbe Jean-Marie Laperle est
decede dans la nuit de vendredi a samedi, Ie 20 janvier
1945, a son presbytere a J'age de 46 ans. Acause de la
prolongation de sa maladie, l'Abbe Gerard Charette a agi
comme pro-cure pour quelques temps et monsieur Jean
Emile Martin Ie seconda comme vicaire. Monsieur Laperle
est donc Ie seul cure a avoir ete inhume dans Ie cimetiere
paroissial.

Le 22 mars suivant, monsieur I' Abbe D. Brisebois fut
nOllflme cure de Saint-Emile. Au cours de I'annee 1946, iI
fit construire une sacristie, complement necessaire a l'egli
se. En 1948, monsieur I'Abbe Jean Berthiaume succedait
a monsieur J'Abbe D. Brisebois a la cure de Saint-Emile.

Eglise actuelle conslrulle par l'Abbe Carriere.
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Cures Qui prirenl la releve Ii compler de 1926.

Par la suite, les pretres seculiers et les peres nommes a la
cure de Saint-Emile furent:

Peres

22

Gerard Charette
Jean-Paul Saint-Germain
Cyprien Belanger
Ernest Denis
Alexandre Laberge
Lionel MaJette
Germain Vincent, Montfortain
Wilfrid Racine, Montfortain
Germain Vincent, Montfortain
Georges Lemieux, a.M.l.
Maurice Lariviere, Montf.
Leo Thauvette, C.S.V.

1952 a 1954
1954 a 1958
1958 a 1961
1961 a 1964
1964 a 1966
1966 a 1969
1969 a 1972
1972 a 1973
1973 a 1974

1974-1975
1975a1976
1977 a 1981



Interleur de I'egllse construlte par I'Abbe Carriere.
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ADMINISTRATION
MUNICIPALE

Secondes par de nombreux conseillers elus par Ie
peuple, les Maires et Secretaires-Tresoriers suivants ont
tour atour dirige les destinees de la municipalite:

Maire
J. A. Dauvissat 01-01-1881 au 10-06-1899
Abel Bernard 28-01-1899 au 05-03-1904
Edouard Jassogne 05-03-1904 au 04-03-1905
Alex Marleau 04-03-1905 au 05-12-1908
Norbert Desormeaux 05-12-1908 au 06-03-1915
Louis Gachet 06-03-1915 au 08-01-1917
Charles Favier 08-01-1917 au 09-01-1921
Aldas Chartrand 08-01-1921 au 05-01-1923
Philiza Forgues 05-02-1923 au 30-05-1931
Thomas Moalli 30-05-1931 au 21-05-1949
Henry Leggett 21-05-1949 au 21-12-1953
Marcel Dardel 21-12-1953 au 02-05-1955
Horace Miron 02-05-1955 au 25-05-1959
Marcel Dardel 25-05-1959 au 13-05-1964
Simon Proulx 13-05-1964 au 02-11-1973
Joseph Roy 02-11-1973 au 08-01-1977
Palma Molloy 17-01-1977 au ..........

Secretalre-Tresorler
J. A. Dauvissat 09-01-1899 au 03-09-1910
Adolphus Boivin 03-09-1910 au 07-09-1918
Emile Demoors 07-09-1918 au 08-01-1921
Joseph Poyet 08-01-1921 au 05-03-1921
Adolphus Boivin 05-03-1921 au 31-01-1924
Emile Demoors 16-02-1924 au 02-07-1927
Rene Chartrand 02-07-1927 au 04-02-1928
John Le Masurier 04-02-1928 au 07-03-1949
Norman Poulter 07-03-1949 au 27-06-1953
Georges Desjardins 27-06-1953 au 05-07-1954
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Roy Wilburn
Airne Trudeau
Simone Blais

05-07 -1954 au
02 ·06-1964 au
01-01-1970 au

02-06-1964
01-01-1970

DIVISION EN
MUNICIPALITES DISTINCTES

Vinoy se detachait des Cantons-Unis en 1920 avec 158
personnes. Trente ans plus tard, en 1950, 170 habitants
permettaient a la municipa]ite de Lac-des-Plages de voir Ie
jour. Quant a Namur, ce n'est qu'en 1964 que Ie village
peuple de 396 habitants se separait des Cantons-Unis de
Suffolk et Addington. Une partie de Vendee se separait
plus tard pour se joindre aSt-Remi d'Amherst.

LE CONSEIL ACTUEL

Polmo Molloy, molro

Noll Millette. oonoeillor

Ronold Roy. oonoolll"

Michel Blooon, conoolll" L1onol Lolonde, conOllll"
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CIMETIERES

Les premiers arrivants decedes et enterres a St-Emile
reposent pour la plupart dans Ie rang 5 est, cote nord du
chemin, voisin du hangar, propriete de monsieur et
madame Arthur Valiquette. Quelques-uns ont ete enter
res sur leur terre, pres de la maison.
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En novembre 1899, monsieur Ie cure Charles Proulx
demande que Ie cimetiere soit change de place parce que
Ie premier est situe sur un rocher et que la profondeur des
fosses ne peut depasser trois pieds. Ce n'est qu'en 1909
qu:'un second cimenere est ouvert a I'arriere de t'eglise
d'alors, soit quelques centaines de pieds direction nard
ouest; en 1910, un chamier y fut construit.

Au debut des annees quarante, comme I'emplacement
de.la nouvelle eglise est cclui que nous connaissons ae
tu~llement, monsieur Ie cure Laperle crut bon de chercher
un endroit plus approprie pour Ie cimetiere I soit a I' entree
suc;l du village (partie du 4e r.ang, propriete de Lionel
Gollain). Lars de I'inauguration, plusieurs paroissiens
descendirent les ossements et les cendres de leurs aieuls
pour les deposer dans leur lot nouvellement acquis.
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ECOLES
Une premiere demande pour l'ouverture d'une ecole a

ete formulee en aoOt 1890, toutefols ce n'est qu'en sep
tembre 1892 que 21 enfants sur une posslblllte de 40 se
presenterent a la chapelle ou Mathilda Bedard donna les
premiers enseignements catholiques fran~ais.

En 1897, acause de la distance que devaient parcourir
les enfants catholiques de Namur, et pour evlter qu'un
trop grand nombre frequente l'ecole protestante, une
ecole fut ouverte avec Emerisa Lalonde comme ensei
gnante pour 15 enfants. Toutefois, cette ecole fut fermee
I'annee suivante, faute d'argent.

Mesdames Rosina Landriot, Josephine Caseault se
succederentjusqu'en 1900 pour enselgner dans la chapel
Ie. Cette meme annee, une ecole fut construlte au pied du
rang 5 est, et celle de Namur reouvrit ses portes. Victorla
Bertrand enseignera aSaint- tmile de 1900 a1903, tandls
qu'Eugenie Sabourin poursuivra sa tache a Namur
jusqu'en 1909. En 1903, Ie couvent de Cheneville ac
cueille une ecoliere de Saint-Emile, Flora CNe.

Se succedent a I'enseignement dans la nouvelle ecole
du Lac Rond (Lac-des-Plages) en 1906 Rose Alba
Gauthier, en 1907 Anita Cadieux, en 1908-09 Anna
Major. Al'ecole du village, Laure Locas remplace Laure
Bertrand en 1906; Albertine Lacroix, Flora C6te, Ida
Bisson y ont egalement enseigne.

On ouvre deux nouvelles ecoles en 1912 - rang 5 ouest
et Lac-des-lles. Mesdames Jeanne Bedard, Alice Char
trand, Rosa Boivin, Marie-Anne Boivin, Josephine Lan
driault (Mme Seguin), Blanche Coursol (Mme Quenne
ville), Cecile Proulx, Irene Vezeau, Denise Saint-Denis,
Florida Thomas, Aurore Charbonneau, Laurence Malo,
Guy Joubert, Aurore Guerin, Germaine (Larose) Fortin,
28



Rolande Bisson, Imelda Malo, Estelle Larocque (Mme
Rosario Bisson), Marie-Louise Leduc, ont assume les fonc

ons de "maitresse d'ecole" dans Ie village et les rangs
jusqu'a I'ouverture de l'ecole centrale (a l'entree
sud/ouest du village) en 1952.

Te reconnais·tu ? ...
... et 101 reconnals·tlJ papa ou grand·papa, el ou est. maman et grand-maman ?
Avous de scruter attenlivemenl les photos qui sUlvenl.
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Ecole centrale construlte en 1952. Fermee II ya quelques annees Ii cause
d'un nombre lrop minima d'enlanls, aile a ilte acqulse par la municipal lie
qui I'a amenagee pour repondre Ii ses besoins.
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ECOLES

Les presences a I'ecole variaient considerablement
suivant les saisons. L'hiver apportait le froid trop intense
pour les grandes distances aparcourir; en d'autres saisons
on evoqualt les travaux de la ferme. Le tableau suivant
donne un bon aper<;u:

1892
1893
1897
1900
1902
1904
1906
1908
1912

Nombre
d'ecoliers

21
21
36
73
57
70
94
90

119

Nombre d'enfants
d'age scolaire

40
50
49
85
73
82

153
128
167

Fait a noter, Ie salaire annuel des "maitresses d'ecole"
etait de 100$ en 1892, et en 1909, iI etait passe a 140$.
Les augmentations se sont accumulees a peu pres au
meme rythme dans les annees suivantes.

AUjourd'hui, les enfants de la paroisse doivent tous
frequenter les ecoles des villages avoisinants: Notre-Dame
de la Palx pour les enfants de la maternelle et de I'elemen
taire; Cheneville et Papineauville pour les jeunes du
secondaire.
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TRANSPORT SCOLAIRE

De nos jours, Ie transport des ecoliers vers les ecoles
secondaires et la Polyvalente est assure par une entreprise
quasi provinciale, mais ce ne fut pas toujours ainsi.

Lorsque I'ecole centrale du village ouvrit ses partes en
octobre 1952, les parents etaient responsables du trans
port de leurs enfants vers l'ecole. La premiere annee, bon
nO!l1bre des jeunes eurent recours aux services de Moise
Chartrdnd, moyennant des frais minimes. Pour les enfants
venant de Namur, Gabriel Maurice offrit Ie service de trans
port. L'auto personnelle ou un petit autobus etait utilise
selon les besoins.

Des j'annee sUivante, la commission scolaire emit des
contrats de transport - messieurs Marcel Dion, Alcide
Gerard (1953) et Lionel Vezeau (1954-1958) devenaient
responsables du transport des ecoliers catholiques de
Namur qui devaient se rendn.:' a I'ecole de Saint-Emile,
tanqis que Moise Chartrand etait responsable des eleves
des rangs et du Lac-des-lJes. Monsieur Parfait Racicot prit
la releve suivt par son gendre, Josephat (Bidou) Larose.

33



MEDECINS

Croyez-le ou non, Saint-Emile a deja eu des medecins
residants. Le Dr Joseph-Edouard Milard, frere du cure
Milard, et marie a Marie-Antoinette Campeau, se serait ins
talle chez nous en 1905 pour repartir en 1914.

La meme annee, sOus les instances d'Octave Chartrand,
Ie Dr Edouard Martin est venu s'installer aSaint-Emile. Les
gens pouvaient venir Ie consulter a son bureau sit dans Ie
magasin general de monsieur Chartrand. S'H s'agissait
d'une visite a domicile, on devait aller Ie chercher et Ie
reconduire - remuneration d'une telle visite, 5$. II deceda
subitement, Ie 24 novembre 1937 a I'age de 67 ans, lors
d'une excursion de chasse en compagnie de Jean-Baptiste
Proulx. Au magasin general, on peut encore visiter son
bureau qu'on a laisse tel que!.

Le Dr Longpre Ie rempla<;a jusqu'en 1940. Par la suite,
la population a da faire appel a des medectns des parois
ses des environs.

Les medecins ne pouvant pas toujours se rendre au
chevet des accouchees, iI y eut des sages-femmes qui leur
preterent main forte, entre autres, madame Ubald Roy
(Emma Drouin), madame Cyprien Ethier (Theodora De
sormeaux), madame Polydor Larose (Desneiges
Maurice).

Qui aural! pu penller que 51· Emile
avalt eu 80n docleur? Eh bien oul,
c"lalt Ie Dr Edouerd Martin, II pra·
tlqua pendant au-dehl de 15 anll.
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FROMAGERIE

Le 21 decembre 1894, monsieur Ie cure Chamberland
demande aMonselgpeur, la permission de construlre une
fromagerle sur Ie terrain de la fabrlque, permission fut ac
cordee. Cette fromagerle fut construlte sur la rive nord/est
de la Petite Rouge, soit a I'entree du rang 5 ouest et Jos
Leduc exen;a Ie premier, son metier de fromager. En
1900, la bMisse fut achetee et demenagee par Camille
Chartrand (pere).

Par la suite, on y retrouve atitre de fromager: messieurs
Delphis Boivin, Gerald Godin, Eugene Lalonde et Phi
lippe Lalonde; ce demler Ia ceda a Lucien Belisle en 1945.
Un an apres, elle fut fermee et demoHe.

~. Ovila Bisson, appuye par son epouse, a travaille ala
fromagerie plusieurs annees en qualite de secretaire pour
la p~see des prodults laitiers.

Que retiraient les cultivateurs du lait et de la creme qu'ils
portalent a la fromagerle ou la beurrene? Au dire de
madame Orner Larose (Prudentienne Maurice) une vache
rapportait cinq sous par jour - un troupeau de sept vaches
a 1'4poque, trente-cinq sous par jour. De biens maigres
revEinus pour elever dix enfants.
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BOUTIQUE DE FORGE

Les premiers arrivants, entre autres, monsieur Abel
Bernard, avaient leur petite boutique de forge pour H~pon
dre aleurs besoins personnels et ceux de leurs voisins.

La premiere construite par Ulgere Bisson fut ouverte au
public sur Ie cote est de la route 323. ElJe fut vendu aFer
dinand Bissonnette, epoux de Maria Archambault. Elle
devint successivement propriete d'Aldege Champagne et
puis de Rene Chartrand en 1921 qui la loua a Albert
Lafortune de 1927 a 1932. A partir de cette date, Rene
Chartrand y exer~a son metier de forgeron jusqu'a l'age de
soixante ans, c'est-a-dire vers 1957, an nee OU il demolis
sait sa boutique.

Edmond et Emilio Roy auraient egalement tenu
boutique de forge sur Ie cote ouest de la route, un pt'u
plus vers Ie nord. Albert Lafortune, a son depart de chez
monsieur Chartrand, en aurclit fa'it I'acquisition; elle fut
rasee par les f1ammes quelques annees plus tard.

Boutl~ue de lorge, successlvement proprlat' d'Edmond el Emilio Roy el
puis d Albert Lafortune. Elle 'lilt conatrulle sur Ie lite actuel de 1'6gllse.
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MOULIN ASCIE

Le defrichement des terres devait apporter une nou
velle source de revenus et permettre de tirer profit de nos
belles forets avec l'installation de moulin a scie. Le premier
proprietaire, George Laporte, aurait installe son moulin
dans Ie rang 5 ouest, sur la rive sud/ouest de la Petite
Rouge.

Vers les annees 1910, Marcellin Charron aurait cons
truit un moulin a scie et une meunerie a l'entree du rang 7,
agauche du pont. On y retrouve encore des vestiges des
fondations et du barrage sur Ie terrain, occupe maintenant
par Walter Charron.

II, fallait trimer dur du matin au soir, beau temps mau
va.is temps. Heureusement que Ie moulin etait active par
une roue hydraulique a faible debit d'eau, ce qui en ralen
tissait Ie processus. Louis Novello, bras droit de monsieur
Chqrron, employait jusqu'a douze hommes qui souvent
devaient coucher sur les lieux.

Moulin ascle de Pit Dent.
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Un fait .assez cocasse est rapporte par J~an-Baptiste

Proulx. Un matin, Ie "couque" aurait fait cuire des oeufs
"couves" pour Ie dejeuner - etait-ce par megarde ou tout
simplement pour jouer un mauvais tour? InutiJe de dire
que Ie dejeuner a ete coupe court!

Pour ce qui est de la meunerie, Ie patron se payait en
marchandise, soit dix Iivres de moulee par cent Iivres
d'avoine moulue. Toutes les operations cesserent avec Ie
deces de M. Charron.

Moulin asele de Pit Oeol.

Ayant exploite a fond la region de Saint-Sixte, vers
1929, Pit Dent est venu installer son moulin a scie aSaint
Emile avec ses deux fils. Clarence et Gordon, ainsi que
les jeunes Quevillon. Alui seul, ce moulin employait cent
trente personnes douze mois par annee.

En plus du bois scie, vendu au marchand de gros pour
les traverses (tag) de chemin de fer, une partie est planee
et vendue dans la region pour la construction de maisons.
La croute est egalement acheminee vers les grands centres
pour y faire du bois de chauffage. Tout ce bois provenait
des terres patentees, des lots des colons et des terres de la
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couronne. Les gages d'un homme et son cheval etaient de
cinquante sous par jour.

En 1945, Ie bois n'etant plus aussi accessible, Ie moulin
fut demenage aVal d'Or.

On procede a III mesure d8ll 'lags' de chemin de ler au moulln a scle de
"Oenl".
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CHANTIERS

Une autre fac;on d'augment8f ses revenus, "I'exil vers les
chantiers" OU pour s'y nmdre I'on dolt parcourir par train,
en voiture et parfois meme a pieds, des distances assez
considerables.

Le "camp" (on doit prononcer Ie 'p') des bOcherons,
I'ecurie pour les chevaux sont toujours construits pres d'un
cours d'eau. Formes de branches de sapins et de couver
tures de laine apportees par leurs occupants, Jes couchet
tes sont alignees autour de la seule piece qui constitue Ie
"camp". Un poele dont Ie tuyau traverse Ie toit occupe or
dlnairement Ie centre du logis OU tous Ies soirs mitaines,
chaussons, etc ... sont mis a secher pour Ie lendemain.
Une grande table, quelques outils, une meule et des pier
res aaiguiser, un miroir, un ou deux fusils et Ie modeste
necessaire de toilette de chacun completent l'equipeme'nt
du "camp". En plus des bOcheurs, des charretiers, il yale
"couque" qui voit a Ia preparation des repas et a I'entre-

Camp de bucherona.
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Camp de bucherons.

tien general. II sert, en sorte, d'homme atout faire pour le
contremaitre.

Tres souvent on aura recours aux services d'un couple
lorsqu'il s'agit d'un "camp" de trente aquarante hommes.
Aquatre heures du matin, madame met la main a la pate
pour boulanger Ie pain, preparer les tartes et les 'galettes'.
Monsieur I'aidera avec les patates, Ie transport de l'eau, Ie
chauffage du poele. La journee de travail se terminera vers
dix heures en soiree avec Ie lavage de la vaisselle.

Toute cette equipe est composee en majeure partie de
cultivateurs qui quittent la terre apres les recoltes et les
labolJrs de l'automne; pour revenir pour les semences, au
printemps. Pour avoir peine six jours par semaine, d'une
noirceur a I'autre, Ie bQcheron gagnait de quinze a trente
piasyes par mois, outre sa nourriture.
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INDUSTRIE FORESTIERE

Les moulins a scie n'etaient pas les seuls a acheter Ie
bois, il y avait les moulins a papier, James Maclaren,
C.I.P., etc ... qui par l'entremise des commerc;ants s'ap
propriaient Ie bois des cultivateurs qui au lieu d'aller dans
les chantiers, coupaient du bois sur leur terre.

Premier camlon servant au transpor1 du bois.

Souvent, Ie bois etait echange pour des chevaux ou en
core de Ja moulee pour les animaux. Coupe et amene en
bordure de la route, Ie bois etait achete (4$ la corde) par
les commeq;ants qui Ie transportaient par camions.

Le premier a transporter Ie bois par camion a Saint
Emile fut Ovila Bisson; en plus des "Leggett" de Namur,
d'autre emboiterent Ie pas, tels Joseph Roy, Ronald Roy,
Donat Gollain, etc ...

Cependant, ces marchands connurent des temps diffi
ciles lorsque I'huile achauffage fit son apparition et que les
moulins transformerent leur outillage pour utiliser du
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Emplleuse (clam) qui aujourd'hul epargne beaucoup de maux de dos 8 nos
bucherons.

quatre pieds au lieu du trois pieds. Graduellement, de
camionneur ou commer~ant de bois qu'i1s etaient, ces
gens devinrent entrepreneurs forestiers - achetant lots ou
coupes de bois et s'occupant de I'abattage, de I'ebrancha
ge, de I' empilage et d u transport.

Oebusqueuse (gareth~)en usage 8 I'heure actuelle.
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BUREAU DE POSTE

Au tout debut (1870) les gens de Saint-Emile devaient
aller chercher leur courrier a Namur. Cependant, mon
sieur J. A. Dauvissat, membre du conseil de comte a
l'epoque (1885) aurait ouvert Ie premier bureau de poste
et en fut responsable jusqu'en 1914.

Madame Octave (Josephine) Chartrand en accepta
alors la responsabilite et s'amenagea dans son magasin
general (situe face au rang 5 est). Bien que chacun
pouvait venir chercher son courrier a I'heure qui lui con
venait, il y avait criee de la "malleI> tous les dimanches sur
Ie perron de l'eglise apres la grand'messe.

Madame Chartrand fut par la suite secondee et rempla
cee par sa fille, Florida, qui exen;a Ie metier de maitre de
postes jusqu'en janvier 1967, soit quelque cinquante-trois
ans, ce qui lui valut une mention honorable du Gouver
nement Federal.

Depuis ce temps, Mme Herve. (Eva) Godin en assure fi
delem('nt Ie service.

Premier bureau de poste ouvert par J. A. Oauvissat, voisin de I'holel "en
bas" que I'on aperc;oll d'ailleurs en arrlere plan.
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TRANSPORT DU COURRIER

Le courrier arrivait par train aMontebello et etait distri
bue' dans les municipalites par des messagers qui effec
tuaient en meme temps Ie transport des voyageurs.

Au debut, Ie transporteur partant de Notre-Dame de la
Paix avec une "team" de chevaux prenait Ie courrier vers
les six heures du matin a Montebello pour Ie distribuer
jusqu'a Saint-emile, et ramener Ie nouveau, qui devait
coucher a Notre-Dame de la Paix acause de la longueur
du trajet, avant d'etre acheminer vers Ie train du lende
main matin, et ce, six jours par semaine, toute I'annee
durant, jours de fetes inclus. Ces contrats furent adjuges,
entre autres, a Henri Richer, Eugene Lamothe Norber1
Desormeaux, Paul Boyer, Horace Periard (pere de
Rejean, proprietaire de l'Hotel St-EmiJe actuellement) au
dela de vingt-cinq ans, et enfin a Moise Chartrand dont Ie
contrat se termina en 1971. Bien entendu, les moyens de
tran port ont evolue avec Ie temps.

AUjourd'hui, les transporteurs doivent aller her her Ie
couTTier aLachute.
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BANQUE

La premiere banque (Provinciale) vit Ie jour dans If;: pres
bytere du rang 5 est, sous la gerance de monsieur Joseph
Poyet. Lorsqu'il quitta Saint-Emile en 1925, madame
Alridge Corbeil (soeur du cure Labelle) poursuivil son
travail au presbytere et demenagea simultanement dans les
maisons de Camille Chartrand pere, et d'Alphonse Bisson.

Aime Trudeau, fils, seconde par sa mere, Florence,
dirigerent les operations bancaires a Saint-Emile jusqu'a la
fin de 1969, alors que Ie gerant de la banque a Saint
An dre, monsieur Neveu, decida de fermer cette
succursale.

BARBIERS

Plus souvent qu'autrement, la dame de la maison devait
s'assurer que les membres de la familJe aient les cheveux
bien coupes; et que monsieur ait la barbe bien tailJee ou
rasee, suivant son goOt.

Mais, iI y eut quand merne des professionnels du metier
te~s Raoul Duchesneau, Moise Chartrand, Ferdinand
Seguin et Valere Fortin.

Apres une certaine recession, Saint-Emile profite au
jourd'hui des services d'un barbier-coiffeur, tous les jeudis
de midi a vingt et une heure en la personne de Fran~ois.
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'CHEMIN DE FER

s'aviez-vous que des 1898, Ie Chemin de Fer de la Co
lonisation de Montfort et Gatineau demandait l'appui du
conseil municipal pour t'extension de leur voie depuis
Arundel jusqu'a. un point pres de Hartwell, soit sur une
distance de trente milles .

. ,. et qu'en 1910, Ie conseil accordait a "The Little
Nation River Railway Co" I un droit de passage gratuit sur
les terres de la municipalite, et ce, libre de taxes foncieres
pendant 25 ans, a. condition qu'une gare convenable y
soit construite avantjuillet 1913.

Qu'est-il advenu de tout cela? Rien dans les !ivres et
registres ne I'indique. II reste que la plus proche gare, fut
celie de Saint-Remi d'Amherst situee aquinze milles. Celie
de Montebello situee a vingt-quatre miIles obtint la prefe
rence, parce que les trains y etaient plus frequents et plus
rapides. On se souvient que Ie courrier venait par
Montebello.
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BOUCHER

Des 1911, une boucherie avait pignon sur la "rue prin
cipale" a Saint-Emile. En effet, Ovila Bisson ouvrait les
partes d'un petit magasin qui servait ala fois de restaurant,
d'epicerie et principalement de boucherie. Les animaux
provenaient des cultivateurs qui en faisaient I'elevage.

Marie a Ubalda Lanthier en 1913, il amenagea une
voiture couverte, aI'interieur de laquelle, iI suspendait des

pieces de viande qu'i1 allait vendre aux gens eloignes du
Village, tandis que son epouse s'occupait du magasin tout
en fabriquant des chapeaux pour dames; elle devenait la
premiere modiste de chapeau.

En 1915, Ie reglement No 46 exigeait dix dollars par
annee de toute personne desirant exercer Ie metier de
boucher a l'interieur des limites de la municipalite; vingt
dollars etaient requis des bouchers venant de I'exterieur.
Les critiques se faisant de plus en plus pressantes, Ie con
seil abrogea Ie reglement, en novembre 1917.

AUjourd'hui, Alain Campbell exerce son metier de
boucher dans un "depanneur" OU avec son epouse,
Rejeanne, et des employes, ils sont au service de la popula
tion douze heu res par jour, sept joms par semaine.
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RESTAURANT-EPICERIE

Vers 1939, une maison, construite avec les pieces de la
salle municipale recemment demolie, est amenagee en
restaurant-epicerie par Moise Chartrand. En plus d'y ven
dre diverses denrees alimentaires et articles de menage, on
y trouve liqueurs douces a5¢, "barre" de chocolat a5¢ et
en ete, de la creme glacee maison.

Restaurant constrult par Morse Chartrand.

Outre Ie salon de barbier qui met a profit [a formation
professionnelle du proprietaire, Moise, obtint I'agence de
la Compagnie R.C.A. Victor pour la vente de "radios a
batterie" au prix de dix dollars quatr~-vingt-quinze

chacun. Toutefois, la guerre qui survient peu apres, im
po e Ie rationnement de beaucoup de choses, entre
auttes, les batteries. Etant donne qu'i! n'y avait pas encore
d'electricite, Moise menace de retourner tous les radios,
alors la compagnie s'organise afin que les batteries ne
manquent pas.

Apres la guerre, lorsque tout rentre dans I'ordre, un
nouveau service est ajoute; les clients peuvent comman
der une soupe et meme un sandwich. Plus tard, une salle
a manger, ou des repas complets seront servis, est ame
nagee et eventuellement un bar-salon. Malheureuse
ment, un incendie decima Ie tout en 1978.
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Donat Gollain, fils de Joseph et de Bibiane Landry, a
son tour, (1947) ouvrit un restauranH~piceriequ'i1 reven
dit trois ans plus tard a Maxime & Aline (Deschamps)
Desormeaux. Ces derniers y oeuvrerent pendant pres de
trente ans pour ensuite Ie vendre a leur fils Claude
(cuisinier de profession) qui Ie transforma en salle a
manger. Le potentiel des gastronomes n'etant pas suffi
samment developpe dans la region, Claude revendit a
Monique Proulx en 1979. Celle-d, riche d'une formation
de base et d'une serieuse experience acquise a I'emploi de
]'H6tel St-Emile, offrant ses plats tout simples et sa savou
reuse pizza, ne tarda pas aconnaitre du succes.

Une dame Poulin-Saint-Cyr a egalement opere un petit
restaurant-epicerie sur Ie coin nord/ouest du rang 5 ouest
(Chez Jean-Charles Lamothe actuellement). II appert que
sa tarte au sucre faisait fureur aI'epoque!
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M'AGASIN GENERAL

OCTAVE CHARTRAND (pere), entrepreneur forestier
aCheneville s'installe a Saint-Emile avec sa famille vers les
annees 1898 pour y ouvrir un magasin general. Ayant
debute modestement, en 1908, il fait construire un vaste
magasin qui constitue aUjourd'hui un monument
historique.

Un veritable complexe commercial a I'epoque, on y
retrouvait un bureau de poste, un bureau de medecin,
une variete de marchandises partant de la fine denteHe aux
sacs de jute, des thes et cafes importes, aux grains bruts,
fruits des recoltes locales, Les vastes contenants de sucre,
farine ou melasse voisinaient appareils menagers et ara
toires ainsi que les materiaux de construction.

N'allez pas croire que dame proprete etait absente, cer
tes non, car chaque membre de la famitle accomplissait ses
taches et responsabilites et ce jusqu'a ce que I'un ou l'autre

"
Magasin general - Octave Chartrand.
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quitte pour s'etablir ailleurs (Rene et Moise). Rosalinda,
Herve et Florida sont demeures dans l'etablissement
jusqu'a un age dVanCe. Son actuel proprietaire, Jean-Guy
Chabot (petit-fils d'Octave) est fier de son acquisition,
meme si les nouvelles habitudes commerciales ne lui per
mettent pas d'en tirer un revenu adequat.

Le terrain sur Jequel etait situe I'ancien magasin general
(aujourd'hui la residence de la secretaire municipale,
Simone Blais, et sa familJe) fut achete par JEAN
BAPTISTE BLAIS et I'acte fut redige devant Me Zacharie
Rivard en 1902. Par la suite, monsieur Blais y construisit
un magasin afin d'accommoder les colons.

Ce commerce fut vendu Ie 3 juillet 1912 a Ambroise
Desormeaux qui ason tour Ie ceda aPolydor Larose Ie 17
avril 1925. Le 13 juin de la meme annee, monsieur
Larose Ie vend it a Henri Bernard qui I'exploita durant dix
neuf ans, c'est-a-dire jusqu'en septembre 1944.

Apres ces annees de labeur, monsieur Bernard vendit Ie
magasin ala famille Joseph Brien, bien connue de tous les
gens de Saint-Emile et des environs. Acompter de 1945,
Ie commerce connu un nouvel essor. Gens des rangs et
du village venaient s'approvisionner au magasin ouvert Ie
dimanche comme la semaine. Bien souvent, c'etait un
rendez-vous pour jaser tout simplement ou pour chercher

Interleur du magesln general· Blais· Bernard· Brien.
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les nouvelles. En 1967, lorsque madame Brien tomba
malade, ce fut egalement la fin de ce commerce OU I'on
trouvait apeu pres de tout: farine, sucre, vinaigre, huile a
lampe, tissu ala verge et meme des bonbons ala 'cenne'.

Un fait cocasse a rapporter, ce magasin qui fut wndu
cinq fois de 1912 a 1944, Ie fut toujours pour la meme
somme, soit deux mille dollars.

Vue du village alnsl que du magasin general "Oclave Chartrand".

Vers 1897, CAMILLE CHARTRAND (aucun lien de
parente avec Octave) natif de Saint-Vincent de Paul
decide de tenter sa chance chez nous, plus precisement
dans Ie rang 5 est.

Apres avoir defriche un coin de terre, il opte pour la
cuJt~re du tabac qu'i1 ira vendre a Cheneville au prix de
vingt-cinq sous la livre, petit commerce qui lui permet
d'acheter cheval et charrue pour ameliorer sa terre et assu
rer une meilleure subsistance ases cinq enfants.

Age de 54 ans, iI abandonne la terre pour construire un
magasin qu'i1 saura agrandir et administrer avec succes
jusqu'a ce que son fils Charles, marie a Alice DeMoors
(1914). Ie lui achete en 1919. De cette union naissent

53



Interleur du magasln general. Blais· Bernard· Brien.

deux filles et un gar~on (Camille, seul survivant) qui apres
avoir complete des etudes commerciales au College
Sacre-Coeur de Victoriaville, se joint a I'Aviation Royale
Canadienne en 1940 ou il servira pendant cinq ans, dont
deux outremer dans la campagne France-Allemagne.

Apres sa liberation en 1946, iI epouse Violette Laver-

Exlerieur du magasln general- Blais· Bernard· Brien.
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Magasln general de Camille Chartrand ill'extreme dralle.

dure de Notre-Dame de la Paix et prend possession du
commerce familial pour s'en departir au profit de Marcel
Du hesne en 1967. Malheureusement, une couple
d'annees plus tard, Ie feu devasta magasin et maison.

Trois generations se sont succedees 62 ans durant da.ns
cette entreprise familiale de Saint-Emile et ce bref histori
que acontribue a creer chez Camille et les siens, une cer
taine nostalgie du pays et comme il dit si bien "Home,
Sweet Home, There is no Place like Home" - "Qu'i1 fait
bon vivre chez soi".
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HOTELS

En 1891, M. Ie cure, dans son rapport sur la paroisse a
son eveque, souligne l'existence de deux debits de boisson
non Iicencies. Toutefois d'apres de nombreux temoigna
ges, chacun avait sa recette de vin (patate, betteravc,
cerise ... ) et la distillation de "Baboche" au "poutine' J etait
chose courante pour les danses qui avaient lieu dans les
maisons privees un au deux soirs par semaine.

Lorsque Ie gouvernement commen~a a emettre des
licences pour les tenanciers d'Hotels, Ie conseil municipal
devait signifier son acceptation sur la demande et Ie certifi-

HOtel 51·Emlle (Periard) actuellemenl, aoll quelque 80 ana plus lard.

cat. (1901) La clienWe des hotels etait surtout compasee
de cammis voyageurs et de gars de chantiers au de
moulins a scie. Un premier regJement municipal de 1919
exigeait un plus grand nombre de chambres bien tenues,
Ie remplacement du comptair dans la salle principale par
des tables et des chaises en plus d'une taxe d'affaires an
nuelle de 20$ - une seule infraction signifiait la revocation
du permis. En 1923, on permet aux hoteliers de vendre
de la biere au verre et ce sans repas.
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H6TEL (Periard) ST-EMILE - Vers les annees 1910,
on suppose que pour grossir ses goussets, Thomas
Racicot aurait commence a vendre sur la "slide" biere, vin
et petit blanc dans sa maison privee. II avait en effet a sa
charge en plus de sa femme, Dalila Thomas et son garc;on,
Parfait, les membres de trois autres families. La photo qUi
suit nous les fait connaitre.

De gal.!che adrolle . Lea Thomas, Marcel Thomas, Florida Thomes, Therese
Brien, 'Edouard Thomas, Moise Thomas, Antoine Thomas, Jean-Marie
Thomas, Mme Dalila Thomas Racicot, Thomes Racicot, Florine Thomas,
Angellque Thomas (mere de Pierre) Pierre et Orlenl Thomas.

Apres un certain temps, il obtint un permis pour vendre
I

de lal boisson, loger et nourrir la clientele Lorsque son
garc;on, Parfait, se maria en 1930, son epouse, Valentine
Desormeaux, dOt prendre en main toute cette besogne en
plus de mettre au monde et elever trois enfants, Suzanne,
Lorraine et Marjolaine. La batisse avait ete agrandie, des
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murs avaient ete abattus, d'autres construits, Ie tout
suivantle niveau du so) qui s'elevait vers Ie nord, de sorte
que pour aller d'un appartement a un autre, on devait
manter au descendre deux au trois marches. Les "split
level" ne sont done pas une recente invention! Le bar, a
cette epoque, ressemblait plutot a une cellule de prison,
car it etait entoure de grillage; seul un guichet permettait
de donner les spiritueux aux clients.

Vers 1942, Parfait Racicot vendait son hotel pour se
consacrer ala mecanique generale. Le nouvel acquereur,
M. Berube, la revendit a Leo Pilon en 1944. Ce dernier
jeta des murs par terre afin de creer de plus grandes salles
et niveler Ie plancher. Son epouse Georgette y installa
meme une boutique au elle vendait bijoux, "odeurs" ou
parfums et lingerie. En 1961, Jacques Desjardins acheta
l'hotel et durant son sejour il subdivisa, ce qui constituait
alors la salle amanger pour y amenager la cuisine, agran
dissant ainsi la principale salle. Le bar fut egalement
change de place.

Lorsque Rejean Periard s'en porta acquereur en mai
1968, un orchestre (Les Tuners) compose de quatre
musiciens de la region, y avait deja fait ses preuves et con
tinua adivertir les clients pendant encore sept ans sous la
nouvelle admini tation. Des changements radicaux ant
ete de nouveau apportes - chambre froide, bar, agrandis
sement du cote du lac, renovation complete des cham
bres, decoration interieure et exterieure, installation d'une
discotheque, Ie tout pour n~pondre aux goQts de la clien
tele.

HOTEL CHEZ TI-GUY - Au debut des annees 1900,
Alexandre Chartrand fait construire un immeuble de trois
etages, avec lucarnes, grands balcons entoures de balus
trades ouvragees qui lui donnait un cachet bien partieulier.
En. plus des vingt-quatre chambres, une salle a manger et
une salle de sejour furent erigees pour accueillir )es clients
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de ce qui allait devenir un hotel.

Malheureusement, un incendie s'etant declaree dans
une maison voisine durant la messe Ie jour de I'an matln
19 ,rasa de fond en comble maison et hotel.

Reconstruite, elle devenait propriete de Victor Gollain
et Camille Khoury de 1915 - 1918. Messieurs Jos Char
trand et Albert Gollain en firent tour a tour I'acquisition.
En, mars 1947, Jean-Charles Lamothe I'acheta pour la
rev,endre en 1952 a Aime Trudeau qui I'opera avec l'aide
de son E!pouse Florence et de son fils, Aime. Le dec~s de
monsieur Trudeau en 1968 et la sante chancelante de
ma,dame forc~rent cette demi~re aconfier la gerance a la
famille de son fr~re, Rodolphe Blais. Plusieurs change
ments furent apportes a I'hotel avant qu'elle ne devienne
Ia propri~te en 1971 de Donat Gollain qui lui donna un
nobveau nom "Hotel Coronet". Vendue a Robert
Bohrgeois en decembre 1972, elle fut administree par
Rolland Foley de dEkembre 1974 a septembre 1976 sous
Ie nom de "Manoir de la Petite Rouge". En janvier 1980,
Guy et Rachelle (Bourgeois) Bernard s'en port~rent ac
qu~eurs et sous sa nouvelle appellation "Chel Ti-Guy"
on is'efforce de lui donner une ambiance "entre amis" tout
en pour::;uivant certaines renovations.
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ELECTRICITE

1947 - La Gatineau Power, fondee en 1914 et alimen
tee par differents barrages regionaux, desservait la plupart
des villages tandis que la Cooperative Electrique de Papl
neauville fondee en 1946 aRipon par Jean-Paul Dinel et
d'autres societarres achetait l'electricite brute de l'Hydro
Quebec pour la distribuer dans Vinoy, les rangs de Saint
Andre et autour du Lac Simon.

Parce que la Gatineau Power' pouvait devancer la
Cooperative de quelques annees pour amener I'electricite
aSaint··Emile via Ripon, Cheneville et Namur, la popula
tion opta en sa faveur. C'est Ie 7 decembre 1947, peu
avant cinq heures de I'apres-midi, qu'une premiere am
poule electrique brilla dans Ie restaurant de Moise Char
trand. C'est d'atlleurs ce dernier qui eut la responsabilite
d'allumer, d'eteindre et de voir a ]'entretien des lumieres
de rues lorsqu'elles furent instaUees peu de temps apres.
Vous devinez bien qu'une atmosphere speciale regna lars
de la messe de minuit de Noel 1947.

L'electrisation rurale se fit progressivement au cours des
trois annees suivantes pour desservir les abonnes even
tuels des rangs et de Lac-des-Plages. Bien qu'oppose a
cette nouvelle forme de mieux vivre, Rosario Bisson (rang
5 est) fut Ie premier a etre "file" , maison et batiments de
ferme pour la somme de 200$, essayez d'en faire autant
aUjourd'hui!

L'Hydro-Quebec ayant obtenu Ie monopole de cette
ressource naturelle lors des elections provinciales de
1962, la Gatineau Power est dissoute en 1963, ainsi que
la Cooperative, l'annee suivante.
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·TELEPHONE

L'existence legale de la Compagnie de Telephone de la
Petite Nation a ete reconnue par des lettres patentes emi
ses par Sir Louis A. Jette, Lieutenant Gouverneur de la
Province de Quebec, Ie 12 juin 1902, annee ou. un
prer:nier appel est place entre Cheneville et Papineauville.

Les premiers actionnaires de la Compagnie furent Ie
cure VITAL PILON de Saint-Emile de Suffolk, Ie cure
Adrjen C. Guillaume de Cheneville, messieurs Henri
Lefebvre, ingenieur civil et arpenteur, Hugues Locas,
marchand de Cheneville, Julien Brayer dit Saint-Pierre,
notaire de Ripon, Nichotas Chene, marchand, Avila
Tellemosse, veterinaire, Ie Dr Albert Aubry et Ie Dr Joseph
Beaulne.

Au debut, on fit l'acquisition de la ligne telegraphique
appartenant au Canadien-Pacifique qui reliait Papineau
ville et Cheneville. En 1904, on precede a la construction
de la ligne telephonique de Cheneville aNotre-Dame de la
Paix. En 1905, la compagnie se relie au reseau de la
Compagnie Bell (du nom de I'inventeur Alexandre
Graham Bell - 1876). Ces debuts, quoique modestes,
assuraient des communications satlsfaisantes entre les
habitants de Papineauville, Saint-Andre Avellin, Chene
ville, RIpon, Notre-Dame de la Paix et Saint-Emile ou. Ie
premier "central manuel" etait instalJe chez Ovila Bisson.

Le siege social de la Compagnie fut transfere de Chene
ville a Saint-Andre Avellin lorsqu'en 1943, monsieur
Om~r Richer en sa qualite de President effectua une re
org~nisation complete. JI y eut alors J'installation de
nouvelles lignes, la refection des autres, !'inauguration
d'un service jour et nuit et aSaint-Emile un "central semi
automatic" devint la responsabilite de la famille Moise
Ch~rtrand. Ace moment-la, les gens de Saint-Emile pou
vaient communiquer directement avec BOileau, Vendee,
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Saint-Reml, Namur et Lac-des-Plages sans devoir passer
par l'operatrice.

Peu apres, Ie "Central" fut demenage dans la maison au
sud du magasin general et Lorraine Chartrand (Chabot) y
fit ses debuts comme operatrice et Mme Georges Desjar
dins lui succeda. En 1956, Annette Larose (Lamothe) prls
la releve jusqu'en 1962 alors qu'un "central automatic"
etait installe aSaint-Andre Avellin. Etant donne son expe
rience, madame Lamothe fut invite asuivre Ie progres, ce
qu'elle fit d'ailleurs, car elle revlent dans son patelin
qu'apres une absence de sept ans et demi.

Vers la fln des annees 1950, la majorite des parts de
la Compagnie furent achetees par "Continental", et plus
recemment par "Telebec". Nous ne nous permettrons pas
ici de commenter la qualite des services depuis quelques
annees.
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Comment ~a se passait ...

MARIAGE

Au debut des annees 1900, la coutume voulait que t'on
se marie Ie lundi matin, Ie diner etant donne chez les pa
rents de la mariee et Ie souper chezles parents du marie.

Chacun sortait ses plus beaux atours, ainsi que son plus
bel attelage pour I'occasion, n'oubliant pas d'apporter une
bonne bouteille de "whisky" ou de "poutine" afin de se
deller les jambes pour la danse. De temps aautres, on yva
de chansons a repondre, de blagues et quelques fois de
bans tours.

Plus les families etaient nambreuses, plus la noee se
prolongeait, car "toute la noce" devait rendre visite aux
freres et soeurs des nouveaux epoux. C'est done dire que
ces derniers devaient remettre la lune de rniel a trois, par
fois quatre jours ou meme davantage. Mais, il faut eroire

M. et Mme Michel Molloy lors de leur 60e annlversalre de merlage en 19.

83



Volture d'antan "Buggy".

que ['on reprenait Ie temps perdu car les families etaient
nombreuses - toutefois, la television n'avait pas encore fait
son apparition et Ie mode de vie etait bien different.

Mentionnons seulement la famille de monsieur et
madame Michel Molloy (ne Ida Galipeau) qui fit baptiser
sept de ses huit enfants aSaint-Emile et un aSaint-Andre
pour raison de sante de la mere. Aujourd'hui ce couple
compte soixante-cinq petits-enfants et cent cinquante
quatre arrieres-petits-enfants.

Issu d'un grand-pere irlandais et d'une grand-mere
anglaise, Michel Molloy est ne aMontreal et arriva dans les
limites de Boileau/Saint-Emile a rage de deux ans; II en a
maintenant quatre-vingt-dix et son epouse, quatre-vingt
deux; ils resident maintenant dans leur maison dans Ie
village de Saint-Emile.

64



LOIN DU VILLAGE

Originaire de la region de Montreal, Henri Ethier, sa
femme Henriette et leurs enfants passent par Papineau
ville, Saint-Andre Avellin, puis Cheneville pour
finalement s'installer dans Ie rang 7 de Saint-Emile; les
vents et les pluies glacees de I'autornne ne leur permet
tant pas d'aller plus loin.

PI,usieurs autres families, dont les descendants vivent

M. at Mma Cyprian Ethier, lars da laur marlaga en 1923.
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encore parmi nous, sont venues partager les peines et les
miseres de ces premiers arrivants dans Ie rang 7 - pour ne
mentionner que les Bonamie, les Simard, les Roy, les
Chamai1lard, les Desormeaux, les Chartrand ...

Henri Ethier fils (age de dix ans a son arrivee) mane a
Marie Roy, vecut dans la malson paternelle ou ils y eleve
rent quinze enfants, dont six sont encore vivants. Cyprien I

maintenant age de quatre-vingt-cinq ans est l'aine des sur
vivants et demeure maintenant dans Ie village avec son
epouse, Theodora Desormeaux, entoures de presque
tous leurs enfants et petits-enfants.

Ce charmant couple garde en memoire une foule de
souvenirs, il leur suffit de prendre en main ce fameux
violon construit de toute piece par I'onde Zacharie Ethier,
dont Ie manche sculpte a la main constitue un veritable
chef d'oeuvre.
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II reste que pour passer Ie temps, Henri, p~re de Cy
prien, prenait plaisira jouer sur ce violon, y allant meme
d'u'ne rengaine de son repertoire' Toutetois, les gens de la
maison n'appreciaient pas toujours ses talents, car plus
souvent qu'autrement, on l'invitait a aller donner son con
cert dans la nature; habitude qu'il a conservee jusqu'a la
tin :de ses jours.

Madame Ethier se rappelle s'etre sou vent eveilJee en
pleine nuit et entendre son beau-pere chanter et jouer du
violon tout en se promenant dans Ie chemin. 11 taut dire
que cette dame, de par ses connaissances en qualite de
sage-femme, devait souvent se rendre au chevet des ac
couchees de son rang, Ie medecin ne pouvant pas se reno
dre atemps sur les lieux pour la "visite des sauvages".
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L'EXIL
L'exll des hommes vers les chantiers ou des jeunes fllles

vers la vllle, creait de longues separations que I'on
meublalt par un echange de lettres qUi apportaient les
bonnes et les mauvaises nouvelles. Souvent les coeurs
s'ouvraient pour emettre des messages qui entretenaient
I'amitte et l'amour. Alors, on ajoutait en post-scriptum asa
lettre une courte poesie comme celie glanee Ici et la en
fouillant dans Ie passe des familIes.

Plusieurs annees se sont ecoulees sans que je te
connaisse, rnais un seul de tes regards a su me
charmer et me dire, JE DOIS T'AlMER

Dis-moi pourquoi ton coeur souplre
Dls-moi la personne que tu desires
Dis-mol, reponds-mol par un soupir
Dis-moi ce que je dois faire pour etre aime

SI apres rna mort, tu ouvres mon coeur, tu y
trouveras graver en lettres d'or, JE T'AIME ENCORE

La rose dans Ie rosier a toujours la premiere place,
mais toi dans mon coeur tu auras Ie meme bonheur.

Dans Ie chemin de la vie on s'e]oigne souvent,
mals dans Ie coeur on est toujours present.

La £leur elolgnee d'un rosier se fane et se £letrit,
mol separe de tol, je pleure etje m'ennuie

Slla rose est la reine des £leurs
celui que j'aime est Ie roi de man coeur

Autant de feuilles qui tomberont des arbres,
Autant de mes pensees iront vers tol.

Dans Ie jardin, j'alme les fleurs,
Dans Ie monde, je prefererais ton coeur.
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ASSOCIATIONS RELIGIEUSES
OU SOCIALES

Plusieurs regroupements religieux et sociaux furent
etablis at-Emile et quelques-uns connurent des activites
plus ou moins febriles et prolongees.

1890 Confrerie du scapulaire du Mont-Carmel
1893 Confrerie de la Ste-Famille
1894 Confrerie du Rosaire Perpetuel
1895 Ligue du Sacre-Coeur
1898 Ligue de St-Franc;ois de Salle
1899 Ligue de Marie-Reine des Coeurs
1907 Ligue de la Temperance
1910 Dames de Ste-Anne

Enfants de Marie
Cadets du Sacre-Coeur

1941 Cercle des Fermieres
1944 Apostolat-de-Ia-Priere
1949 Tiers-Ordre de St-Franc;ois
1953 Croisade Eucharistique

Cercle Lacordaire et Jeanne d'Arc
1966 Comite des Loisirs
1971 Comite des Citoyens

Les annees quarante virent disparaitre bon nombre des
confreries, la zizanie refaisant surface pour des raisons
telles: la hausse des taxes scolaires, Ie site de la nouvelle
eglise, etc ...

LE CERCLE DES FERMIERES
I

celebre cette annee quarante annees d'activites fructueu
ses. Lors de I'assemblee de fondation, le 6 mai 1941, Mile
Aline Champoux, conferenciere deleguee par Ie gouver
nement, enonce les avantages d'un Cercle en milieu rural.
Parmi les invites d'honneur, M. L'Abbe Jean-Marie
Laperle, cure de la paroisse, souligne la presence de l'au-
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monier diocesain, M. I'Abbe Ernest Preseault et de M.
Thomas Rollain, agronome de Papineauville.

Un bureau de direction est immediatement mis en fonc
tion sous la presidenee de Mme Henri Bernard, Mme
Alexandre Bisson la seconde a titre de vice-presidente,
alors que Mme Thomas Moalli sera responsable du secre
tariat avec Mme Thomas Racicot comme bibliQthecaire.
Les conseilleres elues sont dans l'ordre - Mme Theodore
Carriere, Mme Emilio Roy et Mme Herve Ethier, Ie tout
avec la benediction de J'Abbe Laperle, aumonier.

Avec I'aide de techniciennes a I'emploi du gouverne
ment, les membres apprennent les secrets de la couture,
de la cuisine, du jardinage, de la filature, du tissage, du
tricot et autres travaux d'artisanat. Bien que les fonds
soient minimes, avec les annees, Ie Cercle achete 4
metiers, (90", 60", 45", 36"), rouet et bobineuse.

AUjourd'hui l'inventaire indus de la vaisselle, des us
tensiles, des cafetieres, des tables et des chaises ce qui
permet au Cerete de s'impliquer directement dans diffe
rentes oeuvres sociales. Parmi les soixante-dix-neuf mem
bres du Cerde regroupes sous la banniere de la Federation
15, nous retrouvons, apres quarante ans, encore des noms
qui figuraient parmi les premiers membres: Mesdames
Orner (Prudentienne) et Polydor (Desneiges) Larose,
Michel (Ida) Molloy, Alphonse (Laurette) Ldlonde, Parfait
(Valentine) Racicot.

Une visite a domicile a permis de constater que parmi
ces pionnieres, la plupart sont actives, ici un coin d8 la
cuisine est reserve pour Ie metier atisser, la c'est une cour
te-pointe en voie de finition. On ne saurait passer sous
silence les merveilleux travaux de tissage de "Prudentien
ne" qui servent a la decoration de plusieurs maisons
regionales et urbaines. Agee de soixante-quinze ans, I'an
dernier, elle repond aux desirs des "Fermieres" de Boileau
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pour leur enseigner les rudiments du tissage - Il faut Ie
faire!

Heureusement, une equipe de jeunes et de moins
jeunes assure Ie prolongement de ce mouvement des plus
progressif - Presidente, Simonne Blais, Vice-Presidente.
Aline Desormeaux, Responsable du Comite d'Orienta
tion, Secretaire, Mile Rolande Bisson, Conseillere No 1,
MIle Simonne Bisson, Responsable du Comite des Arts
domestiques, Conseillere No 2, Mme Jeanne Perth, Res
ponsable du Comite Agriculture et Consommation, Con
seillere No 3, Mlle Fabienne Belisle, Responsable du
Comite Culturel, Conseillere No 4, Mme Monique Bisson,
Responsable du Comite des Relations exterieures.

Psssst. .. une exposition de tous les travaux des "fermi
eres" se repete tous les ans lors de la fin de semaine du
travail. Les patisseries y son t aussi a l'honneur 'juste Ie
temps d'oublier la diete".
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COMITE DES CITOYENS

Depuis sa fondation en juin 1972, Ie Comite des
citoyens s'est implique dans une foule d'activites et de ser
vices a la communaute. Qu'i1 suffise de mentionner
differents cours tels, conditionnement physique, initiation
ala lOi, relations humaines; la mise en fonction d'un atelier
pour handicapes (Atelier de la Petite Rouge) et la vente
des objets qui y sont fabriques. Pour les jeunes citoyens,
des soirees dansantes avec disco ont ete organisees en
plus des loisirs arranges dans les cadres du Programme
Jeunesse Canada au Travail. II y eut egalement des ventes
de Iinges usages, ainsi que des bingos. Toutes ces realisa
tions ont ete possible grace a des subventions gouverne
mentales et la collaboration du c.L.S.c.

Toutefois, rien n'aurait ete possible sans Ie benevolat
des citoyens qui ont travaille arduement, pour ne nommer
que Mme Josaphat Desormeaux, Mme Eva Godin, Mme
Jeannine Lalonde, M. Lionel Lalonde, M. Jean-Charles
Lamothe, M. Bernard Legault, Mme Jacqueline May,
Mme Odette Molloy, Jean-Claude (Toto) Proulx.
Aujourd'hui, la direction est entre les mains du President,
Claude Richer; du Vice-President, Gilles Millette; de la
Tresoriere, Mme Muguette Richer; de la Secretaire, Mrne
Michelle Breault et des Directeurs Mme Myrielle Larose,
Mme M. Millette, et Mme Ginette Legault.
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COMITE DES LOISIRS

"La balle", que ce soit Ie "baseball', Ie "fastball" ou Ie
"slow pitch", a toujours ete populaire aupres de la popula
tion de Saint-Emile; c'est pourquoi, les registres en date
du 19 mars 1966 changent Ie nom du "Club de Balle"
sous la presidence de Hubert Lalonde, en celui de
"Comite des Loisirs" et quelques mois plus tard se donne
un nouveau president en la personne de Jacques Desjar
dins. Lui ont succede dans cette fonction, Rejean Periard,
Edgar Desormeaux, Gilles Blais, Elzear Ethier, Noel Ber
nard, Gaetan Roy, Guy Robert, Lise Periard, Palma
Molloy et maintenant Ginette Molloy.

En 1968, une patinoire. avec bandes, buts, lumieres et
abris pour les joueurs, fut amenagee pres de l'ecole Cen
trale, grace au benevolat de part et d'autre et particuliere
ment Ie Cercle des Fermieres en organisant bingo et partie
de carte pour l'aide financiere.

Afin de se donner une meilleure structure et se confor
mer ala loi, Ie Comite des Loisirs obtint une charte provin
ciale Ie 26 mai 1972. La population, dans I'ensernble ap
puie fortement son Comite des Loisirs, mais elle est plutot
discrete lorsqu'i! s'agit de trouver des administrateurs.

ole terrain, au pied de la cote au nord du village, que
Joseph Khoury avait depuis toujours mis gracieusement a
la ,disposition des amateurs de balle a ete achete par Ie
Comite des Loisirs. Grace a des subventions gouverne
m~ntales et a une equipe de nombreux benevoles, Ie
"champ de balle" fut graduellement transforme en un veri
table pare d'amusements. Aujourd'hui, on y retrouve un
terrain de balle avec gradins, lumieres et porte-voix
mecanises, un service de restauration. trois courts de ten
nis, des balan~oires et autres jeux pour enfants, des tables
de pique-nique, une piste de danse avec une estrade
recouverte. Remis a I'administration municipale, tout cet
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~nsemble porte Ie nom de "Pare Municipal Joseph Roy"
en hommage a ee maire qui en a ete Ie principal instiga
leur.
HIER

Debout de gauche Ii droite • Charles Chartrand, Alphonse Gollain, Camille
Chartrand, Joseph Roy, Noel et Alclde Maurice.
Aganoux de gauche a droita . Toussainl Boivin, C.·E. 51·Jaan, Jos Maurice
al monsieur Ie Cure Carriere.

AUJOURD'HUI

Deboul da gauche a drolte . Edgar Desormeaux, Yves Maurice, Rlchftrd
Desormeaux, Gilles Whlssell, Fernend Larose, Perrier, Luc Legault. Perrier,
Jean·Marle Roy.
A genoux de gauche a drolte . Yves Maurice, Pierre Pllrlard, Guillaume
Desormeaux, Belisle Gauthier.
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CENTRE TOURISTIQUE DE
LA PETITE ROUGE

LAC-DES-lLES - nom qui certes porte aconfusion, car
la province de Quebec en compte plus de 95 du meme
nom. De plus, le nom ne r~presente nullement la realite
geographique, car il n'y a qu'une lie sur cette nappe d'eau
qui n'est en fait qu'un elargissement de Ja riviere Petite
Rouge. Quel que soit Ie toponyme que I'on veuille bien lui
pteter, les rives et terres environnantes (a un mille du
village) abritent aujourd'hui un centre d'etudes, de loisirs
et de sports

Les terres, proprietes a l'origine de Jos Chartrand, de
Jos Desormeaux puis de son fils, Jean-Paul, furent ven
du;es a Gilles Houde en 19 qui y amenagea un "Camp
d'Education Physique" pour les jeunes de huit a quatorze
arls.

Achete en 1971 par la Societe d'Amenagement de
I'Outaouais, Ie centre a ete con~u pour accueillir les per
sonnes, les groupes, (classe verte - Club d'Age d'or) et les
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families desirant passer leurs vacances en pleine nature
dans un site enchanteur. Trois types d'hebergement y sont
offerts: type motel, chalet familial et chalet de groupe.

Le centre comprend un pavilion central avec salle a
manger, un salon de detente et un pavillon de jeux. On
peut pratiquer plusieurs sports de plein-air tels que Ie ten
nis, Ie badminton, le ballqn-volant, la voile, la peche et la
baignade. Les services d'un coordinateur d'activites sont
disponibles pour les vacnnciers qui veulent participer ades
activites collectives (randonnees en canots, expeditions en
foret, balle-molle, petanque, croquet).

Pour ceux qui recherchent une saine detente et la
qualite de l'air, Ie Centre Touristique de la Petite Rouge est
la, pret avous accueillir.

76



L'ETOILE DU COURAGE

En compagnie de sa famille, JOSEPH IVANHOE
ADEODAT LALONDE, C.E. se rendait a Rideau Hall,
vendredi, le 26 septembre 1980 pour y recevoir des mains
du Gouverneur General, Ed. Schreyer, l'ETOILE DU
COURAGE. Cette reconnaissance pour conduite
valeureuse figure dans Ie regime des decorations
canadiennes institue en 1972 par Sa Majeste la Reine, sur
I'avis du gouvernement canadien.

Adeodal Lalonde, C.E. rec;olt I'etoile du Courage des maIns du Gouver·
neur'General, Ed. Schreyer.

N'ecoutant que son COeur et dans un geste de bravoure,
M. Adeodat Lalonde fut grievement blesse Ie premier
novembre 1978 en sauvant la vie de son fils qui avait ete
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electrocute. Le jeune Michel, age de dix-sept ans, etait en
train d'emonder un grand sapin lorsqu'une des branches
tomba sur des fils electriques. Comme Michel tentait de la
degager, un choc electrique Ie paralysa. Temoin de l'ac
cident, M. Lalonde monta a I'echelle sur laquelle se
trouvait son fils, qu'iJ saisit par son pantalon. Le courant
Jes traversa tous les deux, et i1s tomberent sur Ie sol.

Michel fut traite pour des brOlures au cou, a la jambe et
au pied gauche ainsi qu'aux orteils du pied droit. Le pere
a da subir I'amputation de la jambe gauche au-dessus du
genou, et de deux doigts de la main gauche, I'annulaire et
['index. II a aussi subi une brGlure profonde au dos et une
fracture et brOlure du majeur gauche.

BRAVO et FELlCJTATrONS pour cette distinction!

Michel, Jeannine, Adeodal el Glnelle Lalonde.
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SAVIEZ-VOUS QUE ...
• Messieurs Joseph Roy, Donat Gollain, Ronald Roy,

Moise Chartrand, Maxime Desormeaux et Herve
Chartrand opereren t des voitures taxi dans la region.

• La premiere automobile arrivee dans St-Emile etait
la propriete de M. Ubald Roy.
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• les jeux de des (rafles) etaient souvent organises pour
accumuler des fonds niJ.cessaires a I'achat d'equipe
mentde balle.

• !'huile tiree d'un ours abattu servait a rendre imper
meable les 'souiers de beu' ou autres chaussures.
L'on s'en servait egalement dans la preparation d'a
Iiments ou encore comme remede.

• faute d'argent pour en acheter de nouvelles, on reuti
lisait les douilles vides de cartouches pour les remplir
de poudre et de plomb; seul de nouveaux 'caps' de
vaient etre achetes.

• en 1902, un reglement municipal rendait la vaccina
tion obligatoire.

• en 1910, la taxe fonciere etait de 3/4 de lC dans la
piastre.

• en 1920, un reglement municipal limite la vitesse des
autos a seize milles a I'heure dans les villages de
Namur et 5t-Emile et qu'apres Ie coucher du soleil,
les lumieres avant et arriere de ['auto doivent etre al
lumees sous peine d'une amende de cinq piastres.

• dans les annees 20, une grosse bouteille de biere se
vendait 10C et qu'un 'flass de whisky' (10 onces)
vendu comme remede coutait SOC.

Napoleon Roy aurait exerce Ie metier de ferblantier
dans Ie rang 5 est.

• Ie premier camion a fouler les chemins de 5t-Emile
etait propriete de Ovila Bisson.

• pendant la guerre 1939-45 plusieurs jeunes hommes
de la region durent se cacher dans une caverne pen-
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dant un cer~in temps pour echapper A la conscrip
tion.

• en 1929, St-Jovite demande au minist~rede la voirie
pour construire une route reliant St-Jovite AMonte
beUo.

• Messieurs Alphonse Puchot et Henri Bisson se dispu
taient Ie premier coup de fusil ou de carabine qui
marquait Ie debut de la f~te des franc;ais Ie 14 juillet 
un pique-nique communautaire courronait la
journee.

• Mesdames Sarah (Alexander) Bisson, Emma (Ubald)
Roy, Lisa Rault, Dore Bonami furent couturi~es at
titrees.

• Un r~lement municipal interdisant les "rafles" fut
passe en juin 1947. Toute personne ne Ie respectant
pas etait passible de 20$ d'amende.

• A ses debuts, l'A~tel St-Emile comptait deux salles a
manger - une sans fen~tre-ou. les gens du village pou
vaient manger pour 25(: et une autre bien aeree et
eclairee etait reservee aux voyageurs et Ie coo.t du
repas 5'elevait A50(: .
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• Ex. 61 - aI'occasion de la Fete Dieu, le village prenait
un nouvel aspect avec la decoration que chacun ap
portait a sa maison et les environs. Des pins et des
sapins jalonnaient Ie parcours de la procession par
tant de l'eglise au reposoir.
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• en 1902, un feu de foret fait perdre recoltes et batis
ses aplusieurs colons.

• les elections municipales, provinciales ou federales
,etaient un evenement de premiere importance. sur
tout si on les gagnait. Pour celebrer, on ne reculait
devantrien! Avous d'en juger par la photo,

• en 1899, un voyage du maire a Quebec avait coute
2$ ala municipalite,

• ,un pont couvert a deja enjambe la Petite Rouge a
l'entree du rang 5 ouest.
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• en 1936, les jeunes gens n'exhibaient pas leurs char
mes comme aujourd'hui sur les plages.

• en 1921, un referendum en faveur ou contre Ie regle
ment municipal mettant ala charge de la municipalite
toutes les montees et ponts - 0 en faveur - 61 contre.

• un concert sacre fut donne en I'eglise de Saint-Emile
samedi, 4 aoQt avec un orchestre de 15 musiciens
et un choeur de 30 voix mixtes. Organise par Ie cure
Jean Berthiaume; Ie programme qui suit indique Ie
souvenir que cet evenement a pu Iaisse.

=PIIOGRAMME=
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IwW.. ,r.lll till ...
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,. ........... M......._~,

MOTU PERI Ot1t I:TI5 AU em. till.... v••
A W!9 PAIENTS . L11llu Yin

~WalIl'Jll.

ItOSZS rr PAI'XI.LO,N:S . ro Wack,
GllMt.8HttMlOlogpr_

L'AnI:L DIS A»GIS '''uiOw 8cU
Ont"N

AVE WIJIL\ _. . P~ul 0... Bow
If",_ ....., KlPf_d~ , .....~

Dn'IRWlSSIOHf 1011l1ule.

TKDISI JIROOU WAImU: CORIIEIL.. .....
1.. pluo ..... qrld..,.-aell.l Iollul pu

M. C.um.L1: Cft.U'TV.HD

A~ In" UIJlII_J ~tu"'14Ui"J
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.;.,,'W

w.. w.. LaW Roy,
,41,.,.,.",

'ProM-'" D\i ... nac: _ jI•••• ell_.~

AUTU.VAlL r. 1aa4.

1If1JSlOUI. OICHU'TU all ckoll
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.......... _Iu~.
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N'est·ce-pas que nos anciltres avaient liere allure.

• Ovila et

Genevieve Larose
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• Ubald et Emma Roy

88



• Joseph et
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90

Henriette Ethier

• nos ancetres avaient fier allure.



UN TALENT QUI NE FAIT
PAS DE BRUIT

C'est ce que nous ressentons au sortir d'une visite chez
Jacques Wart, artisan installe dans Ie rang 5 est de Saint- .
Emile. II nous aurait faBu plus d'une paire de yeux pour
pouvoir admirer a satiete Ies travaux artistiques en bronze
ainsi que les murales en cuivre fabriques dans son atelier
"LA COULEE".

Une telle maitrise ne s'acquiert pas du jour au lende
main. Sept annees d'etudes sont necessaires pour assi
miler IE'S notions de dessin, modelage, arts decoratifs, tech
nologie des metiers et notions de base d'orfeverie. Ensuite,
suivant ses gouts et aptitudes, Jacques a choisi de se spe
cialiser dans les Arts du Feu; c'est-a.-dire, Ie battage des
fonnes avec I'emaillerie ainsi que la fonderie d'objets d'arts.
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C'est avec tout ce bagage de connaissances et d'expe
rlences acqulses avec les annees que Jacques Wart emigra
de Belgique au Canada en 1968 avec sa femme et ses trois
enfants. R~vant d'espaces plus grands qu'une cour en
touree d'un mur de beton de six pieds de haut avec a
l'lnterieure quelques arbres et un jardin, 11 choisit Ie
Canada parce qu'un frere deja installe Ie lui avait fait con
naitre par correspondance. Un ami lui ayant fait decou
vrlr notre region et plus precisement Saint-Emile ou, en
plusieurs points, Ie paysage lui rappelait les Ardennes
Belges, il y achete une terre et ouvre un atelier en 1972.
Depuls, il y exerce son art, principalement des murales en
culvre que I'on retrouve dans les Boutiques d'Arttsanat a
travers Ie Quebec et Ie Canada. D'autre part, son epouse
s'implique depuls 5 ans, dans les services a la commu
naute en qualite d'auxiliaire familiale a I'emploi du
c.L.S.C. de Saint-Andre Avellin.
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NOS ECOLES

Olt, sl lu as fait la premiere communion en 1920 avec Ie Cure Rene
C,hene, lu es sans aucun doule sur celIe photo... Ie raconnals·tu?
Tes petlls·enlanls aurllient sans doule beaucoup de "fun" a
retrouver grand-papa OU grand·maman. C.C.
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CONTENU Plge
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Priteentatlon . Madeleine Pitrlerd 0 • 0 , 1
Ditle cent ans . Palme Molloy 0 • 0 0 0 2
Mesllge du Curil· Lilo Thluvetle. CoS.V.. 0 0 •• o 0 .0 •••••• 3
Orlglnel .0 ••• 0 ••••• 0 •••• 0.0 ••• 0 •••••••••••• 0 •••••••••• 0 ••• 4
Coionleillon dill VIII" de L'Oltew. 0 ••••••• 0 • 0 ••••••••••• 5
LI Petite Nation et Ie. t.rres lVolsln.ntes 0 o. 0 •••••••• o. 0 5
Townlhlp de Sutlolk 0 0 0 • 8
MIssion de Sullolk 0 •••••••••••••••••••• 0 ••• 0 ••••••••• 11
Inltsll.tlon des nouv.aux arrlvents 0 ••••••••••••••• o 12
Premlitre Chapelle 0 • 0 •••••• 0 ••••••• 0 •••••••••• 0 • , •• 14
Premier curll ril,ldant 0 •••••••••••• 16
Premlitre itgllll '" .. 0 •• 17
Deuxleme itgllee o' 0 ••••••••••••••••••••••••••• 20
Administration munlclpale 0 • 0 24
Dlvlelon en munlclpelltil' dllUnctes 0 • 0 • 0 •••• 0.0.0 ••••• 25
Conlelllers munlclpeux ..... 0 ••• 0 •••••••••••• 0 •••••• 0 •••• 25
Clmatlitres 0 • 0 ••••••• 0 •••••••• 0 •••••••••••••• 0 •• 0 26
Ecolel 0 • 0 • 0 •••• 0 • 0 ••••• 0 •••••••••••• 0 • 0 • 0 • 0 •••••••• 28·32·93
Tranlport Icolelre 0 ••• 0 • 0 •••••••••• 0 ••••••••••• 33
Mildaclnl . 0 0 •••• 0 •• 0 ••• 0 0 ••• 0 ••• 0 .0 •••••• 0 • 0 •••••• 0 ••••• 34
Fromeg.rl•......... 0 ••••••••••••••••••••• 0 • 0 •••• 0 ••••••• 35
Boutique de forge. 0 • 0 ••••••• 0 •••••• 0 • 0 •••••• 0 • 0 •••••••••• 38
Moulin a IeIe 0 • 0 ••• 0 ••• 0 •••• 0 ••• 0 ••••••••••••••••••• 0 • 0 •• 37
Chentlerl .. 0 • 0 • 0 •••• 0 • 0 • 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 40
Indultrle foreltlltre 0 ••• 0 •• 0 • 0 ••• 0 •••••••• 0 •••• 42
Bureau d. pOlte o _0 •• 0 • 0 ••• 0 •••• 0 ••• 0 • 0 • 0 ••••• 44
TrenlPort du courrler 0 •••••• 0' 0 ••••• 0 ••••••••••••••••••••• 45
Banque 48
Barblel1ll 46
Chemin de fer 0 •••••••••••••••••• 47
Boucher ...................•........................... 0.48
Re,lauranl·itplcerle 0 •••••••••••••••• 0 ••••••••• 49
Maga.ln gitnitral 0 0 51
Hiltel•................. 0 •••••••••••••••••••••••••••••••• 56
electrlcltil 0 •••••••• 0 •••••••••••••••••••• 60
Titltphone 0.61
Comment ~. ,e pu.elt 0 ••••••••••••••••••••• 63

Lore d'un marlege 0 •••••• 63
· Loin du village 65
· L'.xll 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••• 68

Anoclltlon. r.lIgleu.el ou .oclalel 0 •••• 69
· Cercle de. Flrmlltre 089
· Comltll d•• cltoyenl 0 ••••••••••• 0 •••• 0 • 0 •••••• 0 •••••• 72
• Comltit des Lolilr•... 0 0 • 0 0 •• 73

Cantra Tourlstlqua dlla P.Ute Rouge o. 0 •••••••••••• 0 ••• 0 • 75
L'Etoll. du courage ..........•. o' 0.0 •• 0.0. 0.0 •••••••••••• 77
Savlez·vou. qu 0 ••• 0 •••••••• 0 • 0 •• 0 • 61
Un lalenl qui ne fait pal d. bruit 0 • 0 • 0 •••• 0 •••• 0 ••• 0 •• 91
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