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L'oeuvre de la colonisaiicrin est le premier ari icle d'un progralnnie 
plus vaste : celui de la restauration écononiique de notre peuple. 

Esdras Minville 

Au moment oh sont à peine refroidis les esprits après les scanda- 
les de la constructioii du Canadian Pacific Railway, et alors qiie sont 
encore vives les plaies creusées par l'affaire Riel et la mise hors-la-loi 
di! français au Manitoba. Wilfrid Laurier lance le projet de construire- 
u n  autre grand chemin de fer : i e  Transcontinental. Son tracé doit 
rrilier Moncton à Winnipeg, passant par Québec traversant tout, 
l'Abitibi et le nord de l'Ontario. N e  voulant sans doute pas être en 
reste avec John A .  McDonald et aspirant au  titre de Great Canadian, 
Laurier présente la chose comme un autre grand Nario/tal Dream. 11 
fait voter son projer par le Parlement fédéral en  septembre 1903 ; cela 
lui permertra bientdt de se faire réélire et de passer à I'hisroire en 
faisant oublier quelque peu sa conduite et son r61e dans I'écrabouille- 
ment des Canadiens-français. 

Entièrement financés par le gouvernement d'Ottawa, les travaux 
ne debuteront cependant qu'en 1907 et se termineront en 19 13. Ce 
projet de chemin de fer suscite beaucoup d'enthousiasme dans la pro- 



vince de  Québec ; l'ouverture de l'immense territoire abitibiep laisse 
entrevoir de nombreuses perspectives d'avenir et fait naître bien des 
espoirs. Mais elle mobilise également différents groupes sociaux car 
l'exploitation de ce gand domaine fait émerger des enjeux cruciaux : 
à qui profitera cette richesse? comment sera-i-elle exploitée? en 
fonction de quels objectifs ? Questions d'autant plus brûlantes que la 
société canad ienne-française est considérablement ébranlée par une 
paupérisation et une prolétarisation massives qui provoquent, depuis 
plusieurs années dkja, un véritable exode de sa population aux États- 
Unis et lui imposent. sur son territoire, une urbanisation littéralement 
sauvage. 

Mais, malgré tout, les débats von t  rester à la remorque des srraté- 
gies de la bourgeoisie anglo-canadienne et des impératifs des grandes 
compagnies qui exploit.ent les ressources naturelles ; car le chemin de 
fer n'est pas qu'une lubie de premier ministre en mal de gloriole et 
de progranime électoral, c'est d'abord et avanl tout une réponse, une 
solution aux contraintes qui limitent l'expansion d'un secteur névral- 
gique de l'économie : l'industrie forestière. Le Transcontinental per- 
mettrait en effet aux grandes compagnies de vaincre un obstacle 
jusque-là infranchissable : la ligne de partage des eaux. Le bois étant 
alors dravé - c'était l'unique moyen de transport - jusqu'aiix divers 
iiioulins et usines. les zones d'approvisionnement forestier restaient 
entièrement tributaires du réseau hydrographique des Grands Lacs et 
du Saint-Laurent. Les rivières coulant au nord ne pouvanc être utili- 
sées pour le transport, les immenses forets du réseau hydrographique 
de la Baie James denieuraient donc inexploitées et inexploitables. Un  
chemin de fer construit sur la hauteur des terres permettrait ainsi l'ac- 
cès à de  giganr.esqiies parterres de coupe. 

Par ailleurs, un tel axe de  périkiraiion des régions du nord ouvrait 
Cgalement la possibilité d e  diversifier I'exploitarion des ressources 
naturelles, notamment du coté des mines et du potenriel hydro- 
électrique. Tout au long de la construction du chemin de fer, d'ail- 
leurs, le gouvernement fédéral fi1 effectuer de nombreux travaux 
d'exploration. Ainsi donc, avant même que ne soit réalisée I'occupa- 
rion physique du territoire par des populations, ce dernier était dEjà 
investi, pris en charge dans une logique bien prkcise, et des choix 
avaient été faits avec lesquels devraient composer les divers groupes 
de  la province de Québec qui cherchaient à définir une vocation pour 
l'Abitibi et des orientations pour son développement. En dépit des 
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apparences et des discours officiels, le Transcontinental ne donnait 
pas accÊs i un pays neuf. 

Dans la sociCté canadienne-française de l'époque, les débats et 
les alliances entre les groupes se structurent grosso modo autour: de  
deux grandes orientations : d'un chté, le clergé et les élites nationalis- 
tes qui veulent peupler et coloniser l'Abitibi et, de l'autre, les élites 
libérales q u i  veulent surtout s'associer a u  grand capital pour dévelop- 
per l'exploitation des ressources naturelles. Ces deux tendances ne 
sonr cependant pas d'égale force : les libéraux de Lomer Gouin for- 
ment le gouvernement provincial, qui ne cache pas ses sympathies 
pour les grandes compagnies et ses parti-pris en faveur d'une indus- 
trialisation ayant pour base l'exploitation des matières premières. Les 
tensions sont très vives entre les tenanrs de ces deux orientations et 
le gouvernement Gouin devra faire des concessions. 

L'abbé Ivanhoé Caron sera embauché comme missionnaire colo- 
nisateur pour recruter des colons et Hector Authier sera nommé agent 
des terres pour voir, sur place, à l'organisation du peuplemenr. 
L'abbé Caron est un propagandiste passionné, farouchement con- 
vaincu que  la colonisation de l'Abitibi constitue une occasion inespé- 
rke d'émancipation économique pour les Canadiens-français. II est 
persuadé que le Nord permettra a la nation canadienne-française 
d'éviter l'assimilation et de goûter enfin à la prospérite. Quoiqu'étant 
d'avis que l'agriculture doit être le fondement de  l'organisation 
sociale et économique de l'Abitibi, l'abbé Caron n'en demeure pas 
moins convaincu de la nécessité de développer egalement des indus- 
tries. pour offrir des débouchés aux colons désireux de faire autre 
chose que cultiver la terre. 

Notre missionnaire colonisateur ne prêchera pas dans le désert. 
Ses écrits et ses tres nombreuses conférences connaîtront un vif suc- 
cès. L'Abitibi devient rapidement un pays d'espérance. De 1912 a 
1921 plus de 15 000 personnes, provenant e n  trks gande majorité des 
vieilles paroisses rurales, viennent s'y établir. De chaque côté de la 
voie ferrée, de petites agglomérations surgissent ; des milliers de lots 
ont été concédés et plusieurs milliers d'acres sont déjà en culture. 

En dépit des difficultés inhérentes à pareille entreprise. la coloni- 
sation, au cours de cette période, progresse à bon train. La guerre 
a provoqué une forte hausse de la demande de bois et les coluns 
obtiennent un bon prix pour celui qu'ils coupent sur leurs lots. Le 
financement des établissements agricoles et les frais de subsistance 
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peuvent être assumés dans des conditions à peu prks décentes quoique 
réduiies à l'essentiel. Par ailleurs les petites scieries se sont multi- 
pliées et nombreux sont les colons qui se sont faits petits enirepre- 
ncurs. Dans les colonies I'opiimisme règne ; les partisans et propa- 
gandistes de la colonisation. pour leur part, nourrissent d'arnbit ieux 
projets. 

Mais cette relative aisance n'est que passagérc. Au lendemain de 
la guerre, la deniande el les prix du bois chutent rapidement et la 
situation financière des colons se détériore sérieusement. Devant la 
gravité de cetrc détérioration, le gouvernernent libiral, q u i  ne croit 
pas a la colonisation, sera forcé de réagir. En 1923, les stratégies 
électorales aidant, i l  niei sur pied un programme d'assistance aux 
colons qu'il qualifie pompeusement de  programme de  colonisation. 
II s'agit, pour l'essentiel, de l'octroi d'une prime de  défrichement et 
d'une augmentation du budget d'équipement d'infrastructure et d'ou- 
verture de chemins. Ces mesures fourniront aux calons des revenus 
d'appoint qui les assureront d'une très inaigre pitance - en fait, 
moins que le miniilium nécessaire. Elles ne constituent en rien un véri- 
table invesrissement dans la colonisation, Alexandre Taschereau, qui 
a succédé a Lorner Gouin à la tête du Pani liberal et du gouverne- 
ment, place ailleurs - et pour d'autres - les priorités. 

progresse plus guère. 

qF'3peinc nn ~ L ' W  ~ I L I S  Je 20 000 hilbitdi~fS. Compte tenu du fort taux 
de natalit6 de  l'époque, c'est dire que cette augmentation ne tient 
presque exclusivement qu'à l'accroissement naturel de la population. 
Il n'y a plus d'arrivées massives de colons. Dans les colonies la vie 
est chaque annke plus difficile. La pauvreté s'insialle à demeure. Et 
pourtant, au cours de la décennie qui s'achève, l'économie de 1'Abi- 
tibi aura connu d'imporianies transformations er gknéré des richesses 
comme jamais. 

Au cours de cette période, e n  effet, Le gouvernement Taschereau 
adopte une  série de niesures pour accélérer I'industrialisat ion. Inves- 
tissements dans les infrastructures d'appoint à l'exploitation minière. 
vente à prix réduit d'immenses concessions forestières, aide au finan- 
cement et à la construction de bar ra~es  hydro-électriques, toutes ces 
mesures renforcent l'emprise du capital étranger sur I'éconornie de 
la province. L'industrialisation ne se fera qu'au prix d 'une dLpen- 
dance plus grande encore. Dans le cas de l'Abitibi cette dépendance 
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devient pour ainsi dire totale. Une autre Abitibi. celle du pillage des 
richesses, s'est érigée par-dessus celle des colons : eux occupent le 
sol, les grandes compagnies maîtrisent le territojrc et posskdent ses 
ressources. Tout au plus pourront-ils espérer vivre dans cette Abitibi 
de la prospérité à titre de mineurs et de bûcherons. condamnés 
d'avance a u  seul avenir de la prolétarisation. 

Dans les colonies comme ailleurs, la crise de  1929 répandra à 
peu près partout la misère noire. A Montréal, conirne dans la plupart 
des grandes villes canadiennes, la situation est littéralement explo- 
sive. Des milliers ct des milliers de gens se retrouvent dans une indi- 
gence indescriptible. Les liens d'entraide et de solidarité ne parvien- 
nent guère à triompher de la pénurie, et la révolre gronde. Le secours 
direcr est institué [nais cette mesure réussit à peine à calmer les 
esprits. Les différents palliers du gouvernement nagent en plein 
désarroi, personne n e  sait vraiment quoi faire. Et pourtant le temps 
passe. les mesures d'assistance coûtent de plus en plus cher et ne per- 
mettent en rien d'espérer un changement de la situation. 

Il faur artendre 1932 et l'initiative du gouvernement fédéral pour 
voir apparaître un programme en vue de rentabiliser les sommes 
englouties dans l'assistance. Il s'agit d'un plan de colonisation destiné 
aux clidmeürs i~rbains vivant de I'assishnce publique et désireux de 
retourner sur des terres. Du nom du ministre du Travail qui le pré- 
sente. le plan Gordon, prévu Tur une durée de deux ans, est un pro- 

Fwp *' W2.Q . 1&~@ebec-rnulilc$~l~~s% t q  
potavoir s'établir. P1w - dR IO$Q 

fi'inscri\rciit. Mais très peu d'enrre eux pourront en 
programme ne  fonctionne pas tres bien ; les procédures sont lourdes 
et complexes et,  surtout, les municipalités ont du mal à assumer leurs 
tiers des dépenses. 

L'Abiiibi et le Tén-iiscamingue recevront la tres grande majorité 
des colons du plan Gordon. Près de 5 000 personnes se lanceront 
ainsi dans cette aventure improvisée qui, pour beaucoup. tournera à 
la véritable catastrophe. Plus du quart des familles abandonnent et 
retournent en ville après avoir connu des difficultés effroyables. Le 
retour à la terre a pris l'allure d 'un véritable cauchemar. 

Les ri5cit.s de ces misères viendront s'ajouter au  concert des voix 
qui, de toutes pans, accusent le gouvernenient Taschereau de ne rien 
faire pour sortir la  province de l a  crise OU elle s'embourbe. L'opposi- 
tion et les groupes nationalistes accusent le << gouvernement des 
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trusts >b de garnir sa caisse électorale avec les contributions des gros- 
ses compagnies à qui i l  brade les ressources nailirelles. Le clergé, 
1'U.C.C. et I'cnsetnble des milieux agricoles lui reprochent de ne rien 
faire de sérieux pour vraiment lancer la colonisation sur des bases 
solides. À peu près tout le monde s'accorde à dire que le 4. capital 
humain n de la province est littéralement sacrifié. Les tensions sont 
très vives dans toute la société et les débats sont passionnés. 

À I 'automne 1933, un groupe d'intellectuels et de gens d'action, 
s'inspirant largement de la doctrine sociale de l'Église, publient un 
manifeste qui fera beaucoup de bruit : le Programine de restauration 
sociale. Véritable plan de redressement national. le manifeste consa- 
cre un chapitre à la colonisation. À l'instar de nombreux autres grou- 
pes progressistes de l'époque. les signaiaires y voient une avenue 
- mais pas la seule, comme des analyses simplistes ont voulu le faire 
croire par la suite - par laquelle peut s'amorcer et se concrétiser 
l'émancipation économique des Canadiens-français. Durant les mois 
qui suivent, les débats sont particulièrement vifs et intenses, notam- 
ment au  chapitre de la colonisation qui est en passe de devenir un 
enjeu d e  la lutte politique. L'intérêt pour la colonisation est tel que 
celle-ci devient le thème des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste de 1934. 
Le Devoir lui consacre d'ailleurs, à cette occasion, un cahier spécial 
dans son édition du 23 juin. 

Bombardé de partoul, le gouvernemenr libéral risque un grand 
coup. Taschereau nomme Irenée Vautrin ministre d e  la Colonisation 
avec mandat de préparer la contre-attaque gouvernenientale. Fin stra- 
tège, Vautrin inclut dans son plan l'essentiel des critiques formulées 
par les groupes d'opposition. De plus, pour l'annonce officielle de 
son programme, i l  déploie une grande mise en scène q u i  l'assurera 
d'un foudroyant succès de propagande. II convoque pour les 17 et 
1 8 octobre 1934 un grand congrès de colonisa[ion auquel sont invités 
plus de 300 représentants de  divers groupes. Le clergé y est largement 
représenté et Vautrin lui a réservé une place de choix dans son plan. 

Taschereau er le cardinal Villeneuve font des discours de  circons- 
tance : le premier pour faire une profession de foi e n  la colonisation, 
le second pour dire qu'il ne vient pas pour faire de la politique mais 
pour participer à une oeuvre sociale. Vautrjn prend tous ses invirés 
par surprise en leur faisanr u n  discours qui donne le détail d'un vaste 
programme de colonisation aux mesures aussi coniplexes que prici- 
ses. Les panicipanrs s'attendaient à « discuter >b, i l  leur demande 
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d'examiner et de critiquer un programme déjà tout élaboré. L'ébahis- 
sement est total : le programme comprend un budget de IO millions, 
4 volets principaux et des dizaines de tnesures précises. Lc plan corn- 
pcirte également une surprise de taille : i l  propose une collrtborarion 
di-oife entre l'Église et  étal pour nrener b bien l'entreprise. Vautrin 
juge indispensable la création de sociétés diocésaines de colonisation 
qui auront pour tâche de recruter des colons et de voir à leur installa- 
tion en colonie. Le gouvernement de la province se chargera des 
aspects financiers et le ministère d e  la Colonisation coordonnera l'en- 
semble des opérations. Autre innovation majeure : le plan dévelop- 
pera la colunisarion groupeé qui évitera l'isolement et I'éparpillemenr 
des colons et. du coup, favorisera, dès le départ, la création de parois- 
ses. de communautés où ils trouveront support et encouragement. 

Radiodiffusé, le discours de Vautrin sera égalernent imprimé et 
distribué à des milliers d'exemplaires. L'effet de surprise porte fruit. 
La plupart des  groupes de pression restent médusés. Les partis poliri- 
ques d 'opposition ont beau crier it la conversion pré-électorale, dans 
l'ensemble l'accueil est très favorable. Du côté clérical, c'est évideni- 
ment I'enthousiasme. Des sociétés de colonisation son1 rapidement 
inises sur pied sous le leadership de la Société de  colonisaiion de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière qui avait été fondée en 1933 et qui,  la 
même année, avait ouvert une colonie à Roquemaure au sud du lac 
Abitibi. En  deux ans, 35 nouvelles paroisses surgissent des forêts abi- 
tibiennes, plus de 4 000 familles viennent s'établir. L'opération poli- 
tique est réussie et le gouverneInen[ peut se cramponner au pouvoir 
jusqu'en 1936. 

Mais en dépit de  l'envergure des mesures prises, l'application du 
Plan Vautrin est restée largement improvisée. Les nouvelles colonies 
souffriront cruellement de celte improvisation er nombre d'entre elles 
e n  resteront à jamais prisonnières. Contrairement à ce qu'on pourrait 
croire, l'arrivée au pouvoir de t'Union narionale n'aura pas eu d'im- 
pact vraimeni substantiel sur  la colonisation. Sous Duplessis, deux 
plans de consolidation seront mis de l'avant, mais il s'agira de mesu- 
res ponctuelles visant à préserver tout au plus le statu quo et non à 
faire des correctifs de  fond quan t  aux investissements. Le discours 
politique aura beau être ruraliste. cela ne se traduira pas de  façon sen- 
sible dans les décisions prises en ce qui a irait à la colonisation. Tout 
au plus, ce discours contribuera-t-il à nourrir le discours de la coloni- 
sation nosrulgigue, qui justenient restera Lin discours, une chinière, 



oii se réfugieront les tenants de la prétendue vocatiori agricole des 
Canadiens-français. Cette tendance a du reste toujours éré identifiée 
comme étant celle qui avait donné tout son sens au mouverrient de 
colonisation. Rie.n n 'est plus faux. 

S'il csr vrai que In colonisaiion a fourni un prétexie extraordi- 
iiaire i une fraction des élites tradirionnelles pour fuir les dkfis q u i  
se posaient à la société du tenips. il est égalelneni vrai qu'elle a aussi 
donné lieu à u n e  poussée d'cnrrepreneurship collectif sans précédent. 
Des individus, des groupes et des associations y ont vu une occasion 
de relancer, dans Urie approclle globale, la recherche d'unc troisième. 
voie, celle qui, mettant dos h dos conimunisrne et capitalisme, leur 
iipparaissait comme la mieux adaptée à notre contexte. Cette ten- 
dance, qui a prévalu dc façon sans douie minoritaire mais non margi- 
nale, c'est pourtant elle qui a donné son sens et son souffle à la coloni- 
sation et qui a fait d'elle uti inouverneni sacinl. U n  niouvernent q u i ,  
comme tous les mouvenicnrs sociaux, a donné lieu à des syntheses 
et à des rapprocliemcnts souvent contradicioires où la nostalgie du 
passC voisine avec la recherche ct l'invention du futur ei ou des grou- 
pes aux intérets parfois opposés trouvent des terrains d'entente 
provisoire. 

La çoionisation n'a pas été qu'une stratégie électorale ou un refus 
de la modernisation. Elle s'est d'abord ei avant toiit donnée comme 
c.sp8rn11.c~ pour des n~illiers ei des n~illiers de gens. C'est pour avoir 
négligé cela que la plupart des analyses I'onr reduite à u n  phénomkne 
univoque et rétrograde illustrant à merveille les égarements d'une 
prétendue Grande Noirceur. Ce faisant, cependant, ces analyses /-di- 
Jenr Ir rolo~i,  n'en font p lus  qu'un pion servile qui aurair trimé d'une 
étoile à I'auirc saris projet et sans conscience critique. Pareille réifica- 
tion et pareil mépris ne peuvent que noiirrir l'ignorance et I'impos- 
ture. Et cela est particuli6renient vrai en ce qui a trait, par exemple, 
au plan Vautrin. 

Car, à l'opposé dc ce qui s'est 1iass2 avec le plan Cordon et con- 
trairement à ce qu'ont prétendu nombre de ces analyscs siinplistes qui 
ont fabriqué le cliclié, Iü rrès grrrnde ~~rajoriré de ces colons (qui  ont 
formé le plus gros du contingent de peupltri-ient de l'Abitibi) ne sont 
~ C I S  des chôtricitrs urbniris. Roger Barrette, dont la thèse (Université 
d'Ottawa. département d'Histoire, 1972) analyse LP PIm1 de co[oui- 
sari or^ V ~ ~ u f r i ? ? ,  a montré clairen~ent qii'il s'agit. pour l a  plupart. de  
jeunes ruraux qui protiteront du plan pour tenter de s'établir sur des 
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lots qui leur sont inaccessibles <. en bas *. Plus encore, Barrette mon- 
tre égalenient que le plan, p;ir l'importance qu'un de ses volets 
accorde i l'établissement des fils de culr ivateurs des paroisses dPja 
établies, constitue u n  programme davantage agricole que colonisa- 
teur. Tanr pis pour le confort des grilles d'analyse q u i  restent prison- 
nières des alibis officiels. 

Dans les colonies, ces colons n'ont pas fait que pdtir de  la bêtise 
des discours u agriculturistes >I. loin de là. Nombreuses sont les 
paroisses naissantes qui ont fébrilement cherclié à se donner des 
moyens de faire de la colonisarion une entreprise libératrice. C'est 
sans aucun doute à Roquemaure que cela se concrétisera le mieux. 
La paroisse avait été fondée en 1933 par une poignée d e  volontaires 
recrutés par la Société de colonisation de  Sainte-Anne, auxquels 
étaient venus se joindre par la suite des colons Vautrin W .  C'est là 
que naissent différentes institutions coopératives qui marqueront 
l'aventure abitibienne ; c'est l à  qu'est fondé le premier comptoir ali- 
nientaire cooperatif du Québec, qui fournira son modèle a bien des 
colonies et, surtout, c'est 18 que naissent les premiers cl~cinriers 
coopérurifs. 

Ces chantiers sont nés des expériences diverses des colons qui, 
sous la gouverne de  l'agronome Jos Laliberté et du  curé Émile Cou- 
ture. avaient d'abord cherché une formule collecrive pour faire du 
défrichement ei de l'abattis. Se rendant bien vite compte que,  une fois 
au point, la formule leur simplifiait grandement la riche, ils imaginè- 
rent de l'appliquer, durant l'hiver, à la coupe du bois que, comme 
beaucoup d'autres, ils devaien~ faire chacun de  leur coté dans divers 
chantiers de compagnies. Ils formèrent donc leur propre ctiantier : 
cela leur permit de se donner de meilleurs revenus et de meilleures 
conditions de travail et surtout de prolonger la vie communautaire 
dans une activité qui auparavant les séparait les uns des autres en plus 
de  les éloigner de la paroisse durant plusieurs mois. 

Les premiers chantiers coopératifs donnèrent des résultats écla- 
tants. L'Union des cultivateurs catholiques s'impliqua à fond dans 
cette expérience et lui donna u n e  grande diffusion. Bientôt naissait 
la  Fédération des chantiers coopératifs, qui rassemblait des gens des 
quatre coins de la province. Cette institution connut une fulgurante 
poussée de connaissances et elle nourissait de nombreux débats sur 
la coopérative. 
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L'abbé Couture, qui eritre tenips était devenu président de la 
Fédération des sociétés de colonisation. eut avec l'agronome Lali- 
berté, oeuvrant à I'U.C.C., ('idée d'appliquer à la fondation d'une 
paroisse de colonisation les acquis des chantiers coop6ratifs. Les deux 
homines espéraient ainsi favoriser l'émergence et le développement 
d'une nouvelle formule d'étcrblissemenr qui contribuerait à faire de la 
colonisation un moyen d'autheniique émancipation économique. Le 
projet Guyenne venait de naître. 

L'Histoire a cependant voulu que le projet soit mUr au moment 
où la colonisation connaissait u n  très rapide déclin. La fausse prospé- 
rité apportée par la guerre avait grandemeni fait pâlir cette solution 
et hii aisément accepter le nouveau visage de la prolétéirisation des 
Canadiens-français. La riposte venait sur le tard. Mais la naissance 
d e  Guyenne n'était pas fortuite ; elle constituait en fait l'aboutisse- 
ment de tout un inouverrient qui. à travers 1'U.C.C. et les chantiers 
coopératifs, a conduit des oiilliers de gens à chercher à rndme leur 
condition - et en ne comptant que sur leurs propres moyens - à se 
donner une meilleure emprise sur leur destin& et une voie pour ris- 
quer leurs propres désirs de dépassement. 

C'est à une poignée de jeunes gens qu'incombera la râche d'in- 
venter et de mettre en application cette nouvelle formule d'établisse- 
ment. Le défi était gigantesque et le témoignage de monsieur Deshar- 
nais nous fait bien voir tout ce que cela a pu signifier d'espoirs et 
d e  contradictions, d'effoas et de déceptions. Puisse son récit contri- 
buer a faire comprendre que l'Histoire n'avance jamais sur un seul 
front et d'une m&me foulée. Son point de vue est évidemment singu- 
lier et il n'épuise pas, loin de là. tout ce que l'expérience de Guyenne 
a pu véhiculer. L'auteur y donne sa vision des choses et il est à sou- 
liaiter qu'elle contribuera a en faire jaiil ir d'autres. L'expérience a 
été suffisamment riche pour supporter le pluriel. 

II irnpotie de mentionner, en terminanr, que Guyenne existe triu- 
jours et qu'après avoir connu plusieurs années d'extrêmes difficultés, 
la paroisse connaît maintenant un extraordinaire regain de vie. Et, 
pour une fois. le poids de l'Histoire joue en sa faveur : le long passé 
d'expériences communautaires et les acquis qu'elles ont permis con- 
tribuent à placer Guyenne et ses serres coopératives à la fine pointe 
des grands défis q u i  se posent au Québec d'aujoiird'hui. Mais c'est 
là une autre histoire. 

Rober.r Lrrplaiîre 





VINGT ANS DE COLONISATION 
sous LE RÉGIME COOPÉRATIF, 

ET APRÈS.. . 

Parfois quand nous lisons le ricit de quelque aventure, il nous 
arrive de croire que les événements qui se déi-oulent devant nos yeux 
sorit un peu forcés ou que nous sommes en face d'un héros ou encore 
d'un surhonime mais, croyez-moi, i l  n'y  aura rien de  tout cela dans 
ce récit ; et pour chasser toute inquiétude de votre esprit. chers lec- 
teurs, j e  désire mieux me faire connairre tout de suiic. 

Les événements en face desquels nous sommes placés dans notre 
enfance et dans notre jeunesse. de nieme que les décisions que nous 
devons prendre en ces circonsiances, fbrgent notre vie de telle façon 
qus nous avons l'impression d'avoir ex tcu té  une longue série d'actes 
cr cle gestes, fous posés de manière similaire er dans u n  ordre donné, 
comme s'ils avaient été préparés d'avance. Je vous fais donc ici une 
seconde mise e n  garde et je voiis livre. pour que vokis nie connaissiez 
~ i ~ i e u x ,  un petii document qiie j'ai écrit dans des circonstaiices bien 
pafliculiércs et où j 'ai voulu que se reflètent toures les questions. tou- 
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tes les incertitudes qui faisaient l'objet du travail que j'écrivais non 
pas dans l'intention de le publier, mais comme u n  documeiit person- 
nel, que j 'ai intitulé Regard sur les acrivirLs socinlc~ de mu vie. 

Le voici : 
Souvent, à la pensée du travail constant, de la fatigue, et de 

l'impression d'inutilité que nous a donnés notre participa ion à divers 
mouvements sociaux, on se voit sans succès dans l'opinion des gens 
qui nous entourent ; on en vient à se demander : "Ai-je bien fait di- 
tant me dÇvouer? Dois-je regretter ma vie active vis-à-vis de mes 
sen-iblables ?" A cela, i l  n'est pas facile de  répondre mais c'est quand 
même le but que je me suis fixC dans le présent travail. 

6 Voici, à travers les étapes de ma vie. un regard sur certaines 
activités sociales : 

Participation à la jeunesse agricole catholique 

.< Je me revois souvent. jeune garçon timide craignant même de 
rencontrer ses anciens camarades de classe. Jeune rural, i l  tne sem- 
blait ii-i~possible de cotoyer facilement le monde. même les personnes 
que je devais rencontrer quotidiennement ; il en fut ainsi jusqu'au jour 
ou je décidai de participer à la. J .A.C.,  mouvement d'action 
catholique. 

4 En travaillant dans les rangs de ce mouvement, j'ai vite pris 
confiance en moi ; un très grand nombre de rencontres étant nécessai- 
res, j'ai dù faire des sacrifices au début pour aborder les autres et 
pour prononcer quelques discours en public. 

< Par ce moyen, j'ai connu beaucoup de jeunes qui avaient les 
mémes problèrnes que moi, q u i  avaient souvent le mènie genre de vie 
mais qui. parfois, vivaient un peu diffiremment ; j'ai rencontré des 
jeunes des deux sexes qui vivaient à la ville mais qui étaient en contact 
avec nous par le biais du mouvement, ce qui m'a permis de voir et 
de  connaître toute la différence qui peut exister entre des gens vivant 
tout près les uns des autres. 

(( l e  puis donc dire que j'ai pu, à cette époque, me former une 
personnalité et rayonner autour de moi. J'ai e u  l'occasion de suivre 
des cours de  formation rurale ; cette formation religieuse ne pouvait 
qu'augmenter chez les jeunes la foi qui, à cette kpoque, était plus 
démonstrative, mais dont Les racines étaient cependant trks profondes. 



« Je puis dire q u ' u n  des plus grands avantages fut bien de  passer 
une vie de jeunesse sans accroc tout en ine préparant à la vie a laquelle 
je me destinais. une vie qui soit de quelque utilité pour ceux qui rn'en- 
touraient ; voilà, je crois etre rendu au terme du récit d'une époque 
qui a certainement eu beaucoup d'influence sur tout le reste de ma 
vie et qui in'a laissé pour seule faiblesse, si je puis dire. celle d'avoir 
peu connu la vie niondaine. 

Membre de la paroisse de Guyenne pendant vingt ans 

En octobre 1947, je partais pour Guyenne me préparer u n  ave- 
nir dans l'agriculture par la colonisarion. Célibataire. je laissais à 
Mont-Laurier mes parents et celle qui devait devenir un an plus tard 
ma femme. C'est Ià que s'est déroulée la partie la plus active de ma 
vie .  

6 Dans un pays neuf,  tout est B faire. à bâtir, à explorer, tant éco- 
nomiquemenr que socialement. Je ne me suis jamais demande com- 
bien de temps ma famille et moj avions consacré aux organisations. 
D'ailleurs. la paroisse ou je venais d'atterrir fonctionnait différeni- 
ment de n'importe où ailleurs ; elle optait pour la coopération et i l  
fallait expérimenter dorénavant un système économique et social qui 
ne pouvait être copié dans une autre paroisse. Combien d'assemblées 
d'ktude. de fondation, de direction, en inème temps que 1 'élaboration 
d'un érablissemcnt agricole, viendront alors s'imposer ? 

< Peu importe le temps que j'y ai consacré, ç'a été le temps où 
j ' a i  retiré le plus de bonheur de mon travail, car tout le monde voulait 
faire quelque chose. 

Puis i l  a fallu s'occuper du développenient de la paroisse ; c'est 
là qu'il aurait fallu plus d'exploration et encore plus d'appui aux mou- 
vetiîents existants : mais mêtne si l'enthousiasme avait quelque peu 
diminué, je ne croyais pas devoir diminuer d'ardeur : il me fallait e n  
même temps relancer une entreprise agricole qui devait vite prendre 
de l'expansion. 

Enfin, ce fut l'évolution, due pour une bonne part au ministère 
de l'Éducation, grâce à son système de régionalisation qui  donna une 
importance plus grande au plan régional, au détriment du paroissial. 

Tout en ne voulant pas abandonner mes valeurs déjà existantes 
et me lancer à l'aveuglette. j'ai opté pour I'évoluiion et j ' a i  participé 
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au développement régional de façon active. inèlne s'il ni'a fdllu pour 
cela abandonner l'entreprise q u i  était née de mes inains et de celles 
dc ma faniille pour détnénager dans une autre paroisse, située dans 
le centre de la zone agricole ; i l  faut dire que ceci a Cté dû en grande 
parrie à l'inhabileté des dirigeants de ln paroisse que je quittais. Peu 
importe, niéme là il y a eu des clioses à connaître et à faire connaître. 

Déménagement à Palmarotle 

<< Le 16 seprembre 1968. nous voici en rrain de. nous installer à 
Palniarolle. Je me proposais de ralentir rnes activités sociales, sunour 
au niveau paroissial. pour nous permettre à rnoi et à ma famille de 
nous adapter sur les trois plans : social, écotiomique et agricole. Du 
coté social, nous arrivions dans une paroisse où nous n'étions pas tel- 
lement connus, niais il n'y a pas eu de heiirts; i l  est bien entendu 
que nous avons senti une nouvelle mentaliré autour de nous, er dans 
bien des cas ce fu t  pour le mieux. Du c6té éconoiriique et agricole, 
je me retrouvais avec un revenu beaucoup plus élevé et des dépenses 
égaleinent plus élevées, ne provenant que de la ferme, dans un type 
d'agriculture qui me paraissait totaleinent différent ; mais rien ne 
nous a empechés de participer a la vie paroissiale. d'offrir noire sou- 
tien aux divers mouvements, et nous n'avons pas tardé à déboucher 
au niveau régional de façon tres active et. en plus de cela, i l  y a eu 
l'iducation permanente, qui deniandait plus d'engagement, et la cho- 
rale paroissiale que je considérais être un mouvement de formation 
personnelle. 0 

Après ce récit très bref mais viridique, écrit dans une chambre 
de sariaioriuni où je suis hospitalisé depuis une semaine, soit depuis 
le 19 juillet 197 1, quelques phrases tirées de mon experience de vie 
me reviennent constamment à l'esprit et j e  veux vous les 
comiiiunjquer : 

qe Les vraies joies huniai lies ne se dégagent-elles pas des oeuvres 
et du divouement que nous avons mis a les exécuter? 1. 

< N'y a-t-il pas toujours quelqu'un qui  aitend quelque chose de 
nous, un mot, un sourire. un geste, ou que sais-je encore? n 



Lorsque la maladie m'a atteint pour de bon, je pensais à la signa- 
ture que j'avais posée en février, au bas du document Lueirr d'espoir 
traitant d'agriculture, et je sentais que cette lueur pouvait bien dispa- 
raître ; dans le même ordre d'idées. je pensais à toutes les aurres 
lumières.. . Je n'étais plus capable de courir.. . une luniière qiii s'était 
éteinte.. . Incapable de  chanter.. . une autre qui n'était plus ! 

Uiie lumière cependant a continué de  briller : la Foi ! 

Cer~e foi qrle j 'ai reçire en dot! er que j'oi voulue éckairée. 
L'csp&rarice subsisre. eli voycrnr vivre mes erfinrs, 
Ei grâce ii e u  aussi iWuinoirr lie s'éreindra jaivais. 
Fasse Ir CIPI qur nifi i~oloiirP gclrde mes )eu fixés srir ces lur)?ièi.es 
iWmc si cerrc 17inlndie dei~c~ziir êrre le renne! 
Mènie si dons 1 irveiiir iries acrivif t;~ deiwienr êrre rki~iires ; 
Je sitis sciii~ regrer ! Je srris h c ~ r r n ~ r !  

Je suis demeuré au sanatorium jusqu'au 22 septembre. Toute la 
famille s'était dépensée corps er âtne pour conserver son caractère à 
l'entreprise er maintenir son volume de  production ; ce fur réussi. 

Après deux ans de traitements et de  médicaments, la santé mc 
revenant à nouveau, l'expansion de I 'exploitat ion s'est poursuivie ; 
nouvel essor, nouvel agrandissement du fonds de ferre. Quatre ans 
après. je ne croyais plus au danger de la maladie don1 on n'avair pour- 
tant pas pu déterminer exactement la nature, que l'on avait cependant 
diagnostiqué comme étant de la N tuberculose milliaire >) ; inais en 
mars 1975. la méme infection a repris. certe fois beaucoup plus vio- 
lemmerit. Le radiologiste parlait d'a ernphiséme pulmonaire >>. Trois 
jours d'hospitalisation à LaSarre n'ont permis de déterminer que peu 
de chose, sinon que le médecin a f i xé  une  échéance et m'a convaincu 
d'aller voir un pneumologue, qui me conscilla un séjour à I'hbpical 
Laval de Québec ; j'ai difficilement pl i  y obtenir mon admission. 
d'ailleurs ... Et pour oublier, ou plurôr pour essayer d'oublier les 
méfaits de  la vie, j 'ai tracé les premières esquisses de Vingl ans de 
colonisarion sous le régime coopér-ari f3 q u i  se voulait un récit plus 
complet que ce que j'avais écrit du  temps où j'étudiais à l'Éducation 
permanente ; notons ici que j 'y ai étudié pendant trois ans. et je puis 
dire que cela m'a permis de développer mon sens de l'expression 
écrite. 

Cette maladie m'a atterré ; j'avais vaincu la première attaque en 
1971. et j 'nvais peine accepter les misères d'une rechute dont je 
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prévoyais les étapes a l'avance; mon courage a failli bien des fois ! 
J'étais abattu surtout parce que je croyais déjà comprendre que cette 
infection était en relation avec l'accomplissement des travaux de ma 
profession ; de plus. je sentais la surcharge de travail dont écopait le 
reste de la famille, maintenant plus restreinte qu'en 197 1 .  

Mon compagnon, qui me trouvait triste, a glissé sur ma table une 
feuille qu'il avait écrire pendant que j'étais moi-mtme en train 
d'écrire; l'en-tête disait : * Es-ru de ceux que décrit Jacques 
Michel? >i En voici le texte. Je troiivajs une resseniblance entre les 
problèmes que décrivait l'auteur et ceux que la v i e  m'apportait sans 
droit de refus ! 

Si le coeur le fair mal. 
Si ni ne sriis plus rire. 
Si 11r ire sais plus erre gcii cornine iiu~refois. 
Si tu ne peux mordre doils la vie qzri r'emnponr. 
Parcr que C'PSI  In i~ ic  qui re rnoi-d chaq~ie fuis. 
Si ru cizerches fi .ravoir le cl7eii.iin qit'i'l fui(( suivre, 
Si /ri  cl?ercl?es ri comprendr~ ce poiirquoi I I I  l'et1 VOS. 

Si I I I  r 'inrerroges siil- le secrer (les cl7oscs, 
Si dcvanr I'iticoiiii~r ru iie sais qite penser, 
Alors, pense ri ceci : 
Tor41 P17ir par s'crrï-ungrr &rns ln vie, 
Après la pluie le beau Ieinps. . . 
D 'nirrt-es ouf rmversé pire er on1 rki.tssi, 
Tu n'us pas sei(l~i~ietu des di'culrés, regarde : 
Tu n'os pns Ir cl?oi~-. . . il fairr que rit pnsses à travers. 
Qiiaird ru nurus gngné le rombar, i i i  seras rneilleur Iitrreltr, 

Si ni n 'orrives prix au bur J-C&, rti eii arreiiidras uri nurre. 
TI( as rrriversé déjci c l e ~  mornciiIs plils dvjciles dar~s ICI vie, 
A cliaque jour su@r sa peirze. ne regarde pos s i  loiil ; 
Qui fe AI qzre demniri ru CIUT~IS les inêrnes besoir~s ? 
Ti, te sens ubuiidaritié et .  . . tu n 'OS pns encol-c cornr~iioiiqilé 
Ailcc ton Père. Lrai re connnît rel que nt rs. parle-!tri ! 

Dans l'état où je me trouvais, la lecture d'un tel document valait 
bien un bon médicarrient: en  attendant le diagtiostic de mon médecin. 

Quelques jours passèrent, beaucoup d'examens et  d'analyses, je  
pris du mieux, mais rien n'empêcha la sentence définitive. Mes soup- 
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çons à l'effet que la rnaladie pouvait provenir des travaux de la ferme 
allaient se confirmer. 

Un bon matin, le médecin s'esr aniené avec son équipe et m'a 
dit : « On vous apporte des noiivelles : votre maladie se nomme 

maladie du fermier R ou encore a poumon du fermier m. Vous ne 
souffrez pas de tuberculose, nous allons voiis donner les traitements 
nécessaires à la guérison de votre maladie, mais la première consigne 
à observer, c'est bien de ne plus enirer en contact avec les poussières 
de  foin ou de grain remisé, des moisissures, etc. Tout contact avec 
l'étable doit être coupé de façon définitive, sunolit l'hiver. * 

Cette déclaration a eu sur moi iin double effet : d'abord un senti- 
ment de libération (au moins je ne souffrais pas de tuberculose !) Et 
dire que depuis 197 1 le doute avait plané, au  point que les compagnies 
d'assurances commençaient à m'opposer des refus : c'est presque une 
injiisiice . pour laquelle je n'incriminerai personne. bien entendu, 
mais j'ai souvent ressenti de la douleur en me voyant qualifié ainsi. 

Cependant, je senriiis également le diagnostic du médecin cornine 
une sentence a exécuter, et c'était loin de m'apparaître comme un 
cadeau ; i l  me mcttair en face de difficiles problèmes a résoudre : i l  
faudrait disposer de la ferme. la céder aux enfants ou à des étrangers. 
Les enfants ne seraient peut-être pas prêts à prendre charge de cette 
besogne aussi subitement. Un de mes gars était venu me remplacer 
pendant ma maladie, i l  avait niême quitté l'armée où i l  était engagé 
depuis près de deux ans. Mais, lit solution définitive, je ne peux pas 
vous la faire connaître immédiatement, je vous la réserve pour la fin 
du présent ouvrage. 

Ce qui me paraissait alors très pénible. c'était de me séparer d'un 
travail, d'un métier que j'aimais, qui avait toujours été mon seul et 
unique rnoyen, mon unique ressource. En l'abandonnant je sentais 
que je brisais aussj le lien avec toute une vie dans la grande nature, 
cette force que je chérissais tant. Combien d'ébats seraient interdits 
demain. cela je le percevais bien, sj j'ent reprenais d'aller vivre dans 
un village ou dans une petite ville ; faire un autre metier c'était 
comme rompre avec quelque chose de sacré ! Ils etaieni donc bien 
vrais ces sentiments que j'avais jetés sur papier en juillet 197 1.  

La Nature 

Souvent quand je suis peiné. désabusé, 
Je m'en vais dans la naiure. pour refaire nies forces. 
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Car quand bien mênie tous les hommes m'auraient délaissé ou menti, 
La naiure, elle. ne tarde pas à me prridiger ses dons. 
Sa vie ordonnée avive ma foi, 
Car elle nie prouve la présence du Créateur: 
Ses couleurs toujours nouvel les. ni'enseignent une espérance ferme. 
Sa douceur, sa beauté, son Iiarmonie, refont l'ardeur de mon amour. 
Tout dans la nature resplendi1 la gloire de la présence du Créareur ! 

Le 13 mai suivant. je suis revenu à la maison après un skjour 
de quinze jours à Québec. Les rravaux des semailles sur la ferme 
avaient é ~ é  amortis par mes enfants, mon épouse et quelques 
employés. Mais avant d'aller plus loin. je vous présente: Vifigr ans 
de coloni.satio~~ sous le 1-égirne coop&rafif. er apr2.r. . . . d'après un texte 
que j ' a i  écr i t  en 1971 et dcs faiis des plus authentiques. 



INTRODUCTION 

Arrivé à Guyenne en octobre 1947. j'ai vicu vingt ans dans le 
cadre de I'organisatioii coopérative de cette paroisse. La vie active 
que j ' y  a i  menée, ma participation à tous les mouven-ients. ainsi que 
celle de nion épouse et de toute ma famille, expliquent mon interet 
à produire ce livre dans Iequel je relaterai divers événements er traite- 
rai des conséquences des gestes qu'ont posés les membres et les diri- 
geants de cetre coopérative et des décisions qu'ils ont prises. 

II serait bon de signaler aux lecteurs d u  présent ouvrage que lors- 
que je parle du . Syndicat *, j'entends le « Syndicat de travail de 
Guyeiine ,., société fond& en vertu de la loi des syndicats coopératifs 
et qui  s'est appelée plus tard << Association coopérative de travail de 
Guyenne », et que quand je parle du w bureau de direction n i l  s'agit 
du bureau de  direction de cet organisme : c'est d'ailleurs ce vacabu- 
laire que les menibres employaient dans leiirs conversations et leurs 
discussions. On nc m'a jamais cotifié de tâche au Syndicat., comme 
celle de directeur ou de membre d'un cornite de siirveillance cepen- 
dant. dans tous les autres domaines où j'ai oeuvré (c 'est-Mire dans 
à peu près tous lcs mouvements paroissiaux qui existaient i l  y a une 
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vingtaine d'années), beaucoup de responsabilités m'ont été confiees : 
président de  l'Union catholique des cultivateurs, commissaire sco- 
laire, marguiller, et plusieurs autres encore. 

J'ai donc évolué au Syndicat à titre de  simple membre. Les con- 
séquences auxquellcs j'ai fait allusion plus haut sont donc considérées 
de ce point de vue. II est bien entendu que les gens qui ont été mêlés 
à l'histoire de cette paroisse, a u  niveau de  la direction ou de  la 
bureaucratie gouvernementale, n'ont pas tous la méme vision que la 
mienne ; je réaffirme toutefois [non droit de parole, car Ics coopéra- 
tives sont bâties par les membres et pour les membres >>, comme on 
nous l'a si souvent répété . . .  Je ne puis faire autrement, chaque fois 
que  I'on s'éloigne de cet esprit, que de penser à l 'erreur que I'on fait ; 
et c'est une grave erreur! Par conséquent, je crois que les opinions 
qu'un membre peut donner ont une grande valeur et permettent de 
connaître objectivement la vie des coopératives et d'en étudier le 
fonctionnement, afin de pouvoir en améliorer le sy stènie. 

Le présent récit couvre vingt ans  de ma vie, au sein de  ma 
famille. Jc l ' a i  divisé en trois périodes couvrant chacune à peu près 
le même laps de temps, afin d'ètre en mesure de porter un jugement 
sur les gestes q u i  ont été posés. Après le récit des événements surve- 
nus durant chacune de ces périodes, j'artirerai l'attention du lectcur 
sur  ce que j'appelle le plan économique et le plan social ainsi  que 
sur l a  situarion de ma famille et de mon entreprise. À la fin du livre, 
en guise de conclusion, je donnerai mon avis sur les effets qu'ont eus 
sur ma vie et sur celle de  ma famillc, les décisions qui ont été prises. 
Je relaterai également, après avoir donné quelques détails sur la 
paroisse où nous somtnes allés vivre à ce inoment-là, les dernières 
décisions prises à la f in  de ma vie dite « agricole >, et qui ont comblé 
mes aspirations professionnelles en faisant le bonheur 
de  toute ma famille. 

Au mois d'octobre 1947, lors d 'une excursion organisée par la 
Fédération de la jeunesse agricole catholique du d i o d s e  de Québec. 
nous avons fait escale pour la nuit à Mont-Laurier. C'esr alors 
qu'avec celle qui devait devenir mon épouse (nous étions tous deux 
responsables de la J .A .C .  de  notre diocèse), j'ai été appelé à trouver 
un gîte pour chacune des jeunes filles du voyage, les garçons s'étant 
installés au Skminaire de Mont-laurier. Lorsque ce travail bénévole 
fut accornpl i, l'abbé Quirion, qui dirigeait le voyage, m'offrit d'aller 
à Guyenne avec lui et quelques autrcs. 





32 Guyenne 

Cette invitation me rendir heureux ; je pouvais enfin réaliser u n  
rève que je caressais depuis quelque temps déjà. J'avais entendu par- 
ler de la paroisse de  Guyenne, surtout depuis le congrès de la J .A .C . ,  
et cela m'intéressait au plus haut point. Je fis donc le voyage avec 
eux. 

Ce groupe qui avait été présent a u  tour début de la colonie. 
croyair pouvoir de plein droit visiter les gens de la paroisse et surtout 
les jeunes qui s'étaient rendus 18 un vue de s'y itablir. Mais déjà 
parmi les gens qui s'occupaient de l'administration, on avait peur des 
nouvelles hasardeuses que pourrait rapporter, à son retour à QuCbec. 
ce groupe de (< jeunes naïfs >> comme s'était plu ii nous qualifier u n  
personnage très important de la colonie. J'avoue qu 'a  l'époque je 
comprenais très peu dc choses à cet érat d'esprit ... 

De retour à Mont-Laurier, je ne songeais qu'à retourner là-bas 
pour m'établir ; je me sentais déjà sol idaire des autres jeunes et j'étais 
de plus en plus convaincu que la colonisation, ce vieux << rive d'en- 
fance ,., était le moyen le plus sUr pour moi d'arriver à faire de t'agri- 
culture. 11 ne me restait qu 'à  annoncer la décision que je venais de 
prendre à mes parents, ce que j'ai fait sans trembler et, un soir, en 
guise d'adieu h la ferme paternelle, je suis allé faire le tour du 
domaine qui m'avait vu naître et où j'avais pris mes premiers ébats.. . 
Combien d'histoires nous reviennent, noris rendent le coeur gros en 
des moments comme celui-là. 

Le 22 octobre, je partais pour de bon. C'était la première fois 
que je quittais le foyer paternel. Je me revois, un peu pensif, assis 
sur la banquette d'autobus, attendant le moment mkmorable. LR trajet 
effectué, et sit6t le pied mis h terre, je me suis rendu au bureau du 
contremaître, petit homme qui avait la parole facile mais l'allure assez 
sévère, ei q u i  ne se laissait pas éniouvoir par les jérémiades des mem- 
bres ; i l  aimait les jeunes braves, sans peur et sans reproche ; les hom- 
mes qui n'ont pas peur de l'ouvrage ; les hommes de  labeur.. . XI me 
donna quelques renseignements et m'expliqua les rkglemcnrs : entre 
autres, que le bois qu'il y avait sur les lots attributs aux colons ne 
leur appartenait pas. C'était la propriété du Syndicat ! Le lendemain, 
i l  m'envoyait travailler à la construction d'une petite étable pour u n  
colon. Un premier coup d'oeil dehors me fit encore mieux remarquer 
la température et l'aspect de l'endroit ; il faisait sombre ce jour-là, 
et ce qui assombrissait encore davantage le paysage, c'était l'absence 
de  verdure sur les surfaces de terre défricliées. Elle était d'un gris 
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inélancolique cette terre d'argile et la scène qui s'offrait à moi, ce 
jour de mon arrivke, ne disparaitrait pas de ma mémoire de sitôt ! La 
seule tache d e  couleur que je pouvais apercevoir provenait des conifè- 
res dont quelques-uns allongeaieni leur ciiiie plus ou moins dénudée 
vers le ciel, conime pour exprimer leur detresse : mais, croyez-moi. 
i1 n'en était rien.. . j'ai appris à les aimer ! 

11 faut dire qu'au moment de  mon arrivée. i l  n'y avait que six 
mois que le Syndicat avait été fondé, e l  i l  n'y avait des résidants a 
Guyenne que depuis un an. L'hiver précédent, il y avai t  eu u n  
t< chantier-école )., comme on disait. 

Durant le reste de la journée. j'ai rencontre quelques membres 
que j 'avais déjh vus lors de mon premier voyage et, le soir venu, 
étendu sui. mon l i t ,  j'ai répondu aux taquineries de ceux q u i  préten- 
daient que je ne resterais pas longtemps. * Je suis venu et je resterai 
aussi longtemps que le devoir ne me dic~cra pas autre chose ! >> 

J ' y  suis demeuré un an en célibataire, logeant au chantier avec 
tous les homnies. ou en pension. Au bout de six mois, je suis allé 
rendre visite à mes parents et à mri future épouse : et s i x  mois plus 
tard, je retournais la chercher . . .  LE mariage a eu lieu à la cathédrale 
de  Mont-Laurier, et la J . A . C .  et le Cercle Lacordaire y étaienr forte- 
metIr représentés. La réception a eu lieu chez la mère de mon épouse, 
et, après un charmant petit voyage de noces dans un coin des Lauren- 
tides, nous sommes revenus en Abitibi, par le chemin de fer cette 
fois, utilisant le billet payé par le ministère de la CoIonisarion à tout 
colon qui s'établissait sur u n  lot attribué sous billet de location. C'est 
ainsi que nous sommes revenus vers le coin de  terre où nous devions 
bâtir notre nid. 
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La première pCriode en fut une de construction dans tous les 
domaines. Construction de maisons, fondation de mouvements, éta- 
blissement de services, il fal lait tout mettre sur pied puisqu'il n'y 
avait rien,  rien ! C'était un pays neuf, tout était à faire er h bâtir. On 
peut donc dite que cette étape fu i  celle des grands sacrifices mais, 
en revanche, tous éraient confiants, je veux dire ceux qui sont restés, 
ceux qui étaient venus pour y demeurer. II se dégage donc de cette 
periode une armosphére de participation. d'enthousiasme et de fierté. 

La vente du bois 

Les compagnies q u i  achetaient le bois de pulpe cherchaient à 
marchander pour l'avoir à bas prix. Dans le remps, il n'y avait pas 
d'organisation régionale dans ce domaine-là, et la vente du bois 
dépendait donc en grande partie du contremaître, assisté du gérant 
contrôleur. Celui-ci avait dû, pour arriver à les mater, réunir tous les 
représentants de compagnies le nième jour et à la rnênie heure. Cette 



taccique, si l'on peut dire. a poné fruits pendant un certain temps; 
la leçon a valu pour quelques années, mais ça n'a pas duré. U n  
automne, au début des ïravaux d'hivcr. la production n'avait pas été 
vendue à l'avance, comme à I'nccoutumée. et le Syndicat a dû  Finan- 
cer le bûchage et le transport du bois, espérant réussir à le vendre 
au cours de l'hiver. Le printemps et l 'étt ont passé et le bois était 
toujours entreposé dans la cour. près de la voie ferrte. Les coinpa- 
gnies refusaient de présenter des offres sérieuses ; il y a eu beaucoup 
de pourparlers, de rencontres, rien n 'y  faisait ! Elles s'obstinaient à 
ne pas acheter.. . Le petit drame se termina lorsque le MinistPre f i t  
des pressions, menaçant d'opposer des a refus de coupe h~ si la situa- 
tion ne SC régularisait pas ! 

Le bois fut finalement vendu ,  mais le prix n'en fu t  pas très fort. 
Pendant l'hiver qui suivit mon arrivée. le Syndicat avait fair couper 
beaucoup de bois ei i l  avait, l'été précédent. organisé la constructiori 
des vingt premières maisons. II devait égalenient effectuer les rem- 
boursements de capital, si bien qu'on avait e u  recours durant l'hiver 
it des non-membres pour pouvoir s'assurer un revenu suffisant et 
répondre à des obligations dont je vais vous expliquer la teneur. 

Les vingt premières maisons 

Lorsque je suis arrivé à Guyenne. les vingt premières maisons 
étaient e n  consrruction ; certaines étaient plus avancées que d'autres, 
mais on y travaillait encore avec acliartieriient pour pouvoir aller 
chercher les faniilles avant les gros froids. De fait, au rnonient de mon 
arrivée, i l  y avait des membres qui étaient d6ji  partis préparer Leur 
ménage pour le faire transporter par voie ferrée jusqu'à Guyenne, ce 
qui prenait généralement plusieurs jours. 11 arrivai.t parfois que l'at- 
tente dure jusqu'à une vingtaine de jours. L'opération de construction 
avait été pénible et très cuiripliquée, surtout du côte du financement. 
Le gouvernement refusajt d e  se poner garant de l'emprunt nécessaire 
à ces constructions, et aucun particulier ne voulait consentir de prêt 
non plus. 

Une entreprise de cette envergure exigeait un emprunt d'au 
moins 50 000 $, ei encore, ce n'était que le strict nécessaire. Il  fau- 
drait couper sur plusieurs points. On aurait voulu un emprunt garanti 
par le ministere de la Colonisation, car on aurait pu alors espérer 
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obtenir un ternie plus long pour le remba~irsement et de meilleures 
conditions. ce qui  aurait permis au Syndicat de prendre de l'expansion 
sans trop surcharger ses membres. D'un autre coté. il ne fallait pas 
prendre III décision de bâtir l'année suivante; cette dicision aurait 
sûrement privé la colonie de  plusieurs rneinbres qu i  se seraient dirigés 
vers u n  autre centre de coloiiisation. Il  fallait garder les gens s u r  
place ; ils avaient pris connaissance du système coopératif l'hiver pré- 
cédent. i l  ne fallait pas xetarder ainsi le lancement de notre colonie 
et l'arrivée des familles. 

La seule solution valable, c'est le chamoine Couture, mission- 
naire colonisateur. qui l 'a trouvée : i l  s'est présenté à la banque et 
i l  a emprunté 50 000 $ avec I'autorisation des meti-ibrcs du bureau 
de  direction, en se portant lui-même caution. Lc Four était joué ; il 
restait maintenant à restreindre les travaux de construction : pas de 
solage de béton pour les maisons et u n  minitiium de finition inté- 
rieure.. . à ~iioins que le propriktairc n'ait Iqarge.nr en main pour payer 
compmnt. C'est d'une maison cotistruite dans ces conditions dont j'ai 
fait l'acquisition au début de 1948. Je l'ai achetée d 'un dissident. 

Les ententes avec le ministère de la Colonisation 

Il y a eu beaucoup d'entenles à faire avec le ministère de la Colo- 
nisarion. La situation était confuse sur bien des points. De toute 
façon, les inspecteiirs rie pouvaient pas fonct ionner comnie dans d 'au- 
tres paroisses. L'année de l'ouverhire, le Syndicat avait fait déblayer 
des terrains pour prévenir les dangus  d'incendie et,  à certairis 
cndroits or1 avait iiiên-ie semé des graines de mil pour essayer de pro- 
duire de !a  verdure protectrice contre le feu, mais ces terrains défri- 
chés avec des u bouldozeurs * équipés de niveleuses laissaiçnt la terre 
trop nue ei trop dure pour que cela paraisse vraiment avoir &té ense- 
mencé. L'année suivante. d'autres terrains ont été préparés et le 
Syndicat et les employés du Ministère continuaient à avoir des diffi- 
cultés à s'entendre sur la façon de  recoiinaitre les superficies à labou- 
rer, à herser, à ensemencer ou seulement à défricher. Le Syndicat 
négociait toutes les primes en tant qu'exécutant et l'occupant du lot 
était ignoré dans la transaction. Les travaux mécanisés accordés par 
le Ministère étaient également dirigés par le Syndicat. Les billets de 
location pour les lots, seuls effets qu'un colon pouvait posséder Iéga- 
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lement, ne devaient pas ètre remis à I'occupanr lui-même. Ils devaient 
demeurer la propriété du Syndicat pour une période indéterminée. De 
façon générale, les différents aspects des mesures d'aide aux colons 
amenaient des conflits d'autorité entre les inspecteurs, tes employés 
du Ministère et les dirigeants de la colonie ; on peur imaginer la 
mésentente qui pouvait exister lorsque tous ces fonctionnaires, si I'on 
peut dire, se présentaient. eux qui avaient l'habitude de  déterminer 
eux-mêmes la façon de  distribuer les grains de semence, agissant 
selon une formule du Ministère pour l'attribution des lots, qui avaient 
l'habitude de déterminer également le parterre de  coupe » de bois. 
C'était l'expression par laquelle on signifiait que le ministère de  la 
Colonisation allait lui-même, par la voix de ses inspecteurs, détermi- 
ner pour les colons occupant des lots sous billet de location, l'endroit 
et la grandeur de bois6 q u i  serait abattu et vendu en bais de com- 
merce, de pulpe ou de sciage. Pour la déniarcaiion, on se servait de 
marques faites sur les arbres ou encore de points de  repère se rappor- 
tant à la topographie du terrain : ruisseau. coteau. savane, aulnière. 
Les inspecteurs exerçaient une surveillance étroite sur les activités 
forestières de chaque colon, surtout si le lot était boisé. Cette surveil- 
lance était accomplie très souvent par les mêmes inspecteurs er il en 
résultait frkquemment des sanctions séveres, que I'on appelait - amendes n, et qui se traduisaient par des droits de  coupe très élevés 
ou encore par des refus de droit de coupe pour les années futures. 

Dans les paroisses individuelles ordinaires, ce processus impli- 
quait directement le colon, mais quand il s'agissait de Guyenne, tout 
changeait ; s'il se présentait u n  inspecteur pendant que nous étions 
à t'ouvrage, nous répondions simplement : << Allez voir tes employés 
du Syndicat ! n ou encore « Allez voir le contremaître! Nous 
n'avions pas de  discussions à engager, mais la mésentente était encore 
plus vive lorsque les dirigeants de la colonie répondaient aux inspec- 
teurs : c. Nous allons passer au bureau pour démëler nos points de 
litige. w Et cela s'aggravait encore si, lors des rencontres avec le per- 
sonnet du bureau, i l  fallait dire : « Nous allons demander a Québec 
de  nous donner t'autorisation directement. * Les autorisations se don- 
naient généralement via la Fédération des sociétés de colonisation 
avec laquelle il y avait une entente spéciale à cet effer. Cette entente 
n'était pas seulement verbale, elle était bel et bien écrite et la Fédéra- 
tion a pu être consultée lors des différentes difficultés. Les plus gros- 
ses répercussions de ce système spécial se faisaient surtout sentir lors- 
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que le Syndicat faisait une demande, à l'automne, pour obtenir un 
* bouidozeur >> pour l'entretien des chemins et l'exploitation fores- 
tière durant l'hiver. C'était compliqud parce qu'il fallait en faire la 
demande à Québec. alors que la machine venait de l'entrepôt régio- 
nal. .. Pourtant, rien ne pouvait étre obtenu sans les ordres formels 
de  Québec ! 

L'organisation du travail 

A part quelques travaux de  peu d'importance, tout devait obliga- 
toirement s'exécuter en équipe; cela faisait d'ailleurs l'objet d'une 
clause spéciale dans le contrat de membre. Consfruction de maisons, 
opérations forestières, abattis. et quoi encore ? Tout devait entrer 
dans le moule, comme le disait si bien le contremaître. Lorsqu'un 
membre devait accomplir du  travail h l'extérieur de son équipe, c'est- 
&-dire pour une autre équipe que la sienne, il devait verser son salaire 
à son équipe, qui le redistribuait selon les normes. Une équipe ne pou- 
vait pas refuser de laisser aller un membre travailler ailleurs si la 
demande était approuvée par le bureau de direction ou le contremal- 
tre. Le salaire de  chacun, fruit du travail de l'équipe. était établi au 
cours d'une assemblke. On délibérait sur la valeur du travail de cha- 
cun des membres et on fixait ainsi le pourcentage revenant a u  meil- 
leur homme, au deuxième, au troisième, et ainsi de suite. Ce moyen 
avait pour effet de faire de chacun l'égal de l'autre et il n'occasionnait 
aucune dépense, ni de temps ni d'argent. II y avait cependant des 
inconvénients, surtout dans les équipes nombreuses oh la fixation du 
pourcentage, base du  salaire, n'a pas tardé à créer des conflits assez 
graves. Dans la plupart de ces équipes nombreuses, un membre se 
sentait ldsé. Les litiges d'équipe non réglés devaient être « tranchés 
définitivement o . .  . par le bureau de direction. Les cas difficiles, qui 
n'avaient pu être solurionnés au fur et a mesure au sein du groupe 
de  travail. n'avaient pas tellenlent de chance de trouver un règlement 
équitable au bureau de direction ; ce dernier était loin des faits 
puisqu'il n'était pas toujours au courant de  ce qui s'était passé vérita- 
blement, étant donné qu'il s'écoulait presque toujours quelque temps 
avant qu'il intervienne : les veritables raisons du litige risquaient 
donc d'être plus ou moins ignorées. Il arrivait aussi que la répartition 
du travail et des tâches au sein d'une équipe non-ibreuse soit moins 
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adéquate. surtout pour les travaux où l'on pouvait difficilement éva-  
luer la somme de besogne accomplie. Cette méthode de travail et d'at- 
triburion des salaires surtout, changea donc lentement, sans que le 
Syndicat le reconnaisse officiellement. Dans le domaine du 
a bfichage * part iculierement , les intéressés mesuraient leur bois indi- 
viduellement et fixaient leur salaire selon des calculs plus exacts. La 
nouvelle manière de faire n'avait pas que des qualités mais elle nous 
permettait d'y voir un peu plus clair et d'accepter une échelle de 
salaire qui avait été calculée avec plus de précision et selon une 
méthode dont on pouvait vérifier les données. Cetre attitude a eu pour 
effer d'encourager les travailleurs et d e  les aider à se comprendre, 
faisant ainsi disparaître une grande partie des inconvénienrs que j 'ai 
cités plus haut. Voilà que nous assistions à un redressement de situa- 
tion effectué de  façon expérimentale, de la part des membres. Je crois 
que c'était dans l'ordre des choses. D'ailleurs, plus tard. u n  autre 
événement a prouvé que les membres n'avaient pas rejeté la formule 
de a travail et gains mêlés » par mauvaise volonté. Des équipes 
s'étaient formées pour I 'opération appelée (< skydage U. Elles compre- 
naient généralement deux hommes, un M bûcheux O et un charretier 
appelé skydeux n pour la circonsrance, qui, lorsque la scie à chaîne 
a fait son apparition, fournissaient chacirn 1 'instrumeiir de travail de 
son choix pour toute la durée des travaux, soit un cheval soit u n e  scie 
à chaine. Il y avait aussi quelquefois d'autres instruments que chacun 
mettait e n  cominun sans frais additionnels. tels que des campements 
transportables, uiilisés pour le repas du rnidi. En somme, chacun fai- 
sait de  son mieux pour alléger le fardeau de travail qui était tout de 
n ~ ê ~ n e  assez astreignant. 

En général, chacun payait les depenses de l'instrument qu'il four- 
nissait. Évidemment. toutes les équipes de ce genre n'ont pas connu 
l'harmonie, mais il y en  a eu moins qui ont créé des litiges graves, 
et, la plupart du temps, ils se sont réglés entre quar'z'yeux M.. . 
situation beaucoup ptus profirable pour les équipiers en cause. La plus 
grave erreur qui  ait été commise dans la formation des équipes, au 
début, venait du fait que les gens étaient regroupés non pas selon leurs 
aptitudes d'entente, de travail ou de discussion, mais plutôt selon la 
proximité de leur dotriicile et de leur lieu de travail. Ainsi, on pouvait 
regrouper dans une même équipe. trois, quatre, cinq et même parfois 
six partenaires habitant le même bout de rang, des gens venant des 
quaire coins de la province qui se connaissaient à peine et dont les 



Prernière période 4 1 

points de vue étaient toialement diffërents, quand ils n'étaient pas tout 
à fait opposés. Le mode de formation des équipes et de signature des 
contrats devait donc changer quelque peu. 

Le travail en abattis 

La méthode de travail en abattis a dû ,  elle aussi, changer. Au 
début, ce travail s'accomplissait e n  équipe. Le rendement éraii bon 
mais les salaires étaient faibles, étant donné que le Syndicat ne redon- 
nait généralement en salaire que le montant des prirnes de  défriche- 
ment. De plus, les colons qui travaillaient sur leurs terrains en pre- 
mier, avaient l'avantage sur les autres membres de leur équipe, car 
certains autres travaux demandés par le Syndicat ou encore le rnau- 
vais temps pouvaient retarder le défrichement. si bien qu'il arrivait 
que des colons ne puissent pas agrandir leurs terres au cours d ' un  été. 
La direction du  Syndicat décida donc que le travail en abattis se ferair 
a salaire f ixe et ne serait plus M curé n en Cquipe. On se rendit cotnptç 
que cette méthode coûtait plus cher. D'ailleurs, on l 'avait essayée sur- 
tout pour faire avancer les travaux plus vite,  pour rattraper des 
reiards.. . Pour avoir du travail bien fait. i l  fallait exercer une surveil- 
lance étroite. et cela devenait onéreux. De plus ceux qiii étaient dési- 
gnés pour accomplir ce travail se sentaient lisés dans la répartition 
des tâches. se plaignant que ce travail etair inoins intéressant que les 
autres et qu'on leur réservait les besognes les plus malpropres. 

Nous autres les pas fins on va  faire de l'abattis tout le temps et on 
va passer notre vie tout barbouillés W .  voilà une réflexion que j'ai 
entendue souvent. Pour n'importe qui faire de l'abattis est toujours 
irrie besogne épuisante et malpropre ; les sueurs auxquelles venaient 
se mêler les poussières et les cendres transportées par le vent ren- 
daient parfois les hommes et les habits niéconnaissables. Rentrer au 
logis dans un état semblable, jour après jour, apr2s avoir passé une 
journée sur des terrains qui n'étaient pas les leurs, ne permeitait pas 
à ces hommcs de découvrir en eux la plénitude de la vocation agri- 
cole D et cela se ressentait dans leur vie fanliliale . . .  On ne pouvait 
pas croire à la dignité d'un métier comme celui-là.. . Tandis que, dans 
le doniaine d e  la construction par exemple, le simple manoeuvre reve- 
nait chez lui propre et généralement moins fatigué. Par conséquent. 
lorsque le Syndicat a atteint son objectif pour l'année: les directeurs 
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ont fait une enquête chez les membres B qui ils ont demandé de quelle 
façon procéder l'année suivante. La décision fui que les travaux de 
défrichement et d'abattis seraient confiés au colon chez lui, c'est-à- 
dire que  le colon ferait l'abatris ii sa guise sur son lot, et que le Syndi- 
cat lui remettrait la valeur des primes de colonisation d'après les éva- 
luations des inspecteurs du gouvernement. 

Cette méthode avait pour effet de permettre à un colon de faire 
l'abattis selon la méthode la plus avantageuse et d'une manière plus 
encourageante i aucune partie de la main-d'aeuvre ne serait négligée. 
Tous les jeunes enfants pourraient y paniciper de même que les épou- 
ses. Cette méthode fut  la plus économique et la plus productrice ; 
c'est de cette façon que la colonie a connu te plus grand avancement 
et provoqué le plus grand intérêt dans le domaine de l'abattis et du 
défrichement. Combien de fois durant cette période ai-je vu, pendant 
les beaux jours de l'eté, des concerts de feux de joie qui se termi- 
naient tard dans l a  nuit. Ils apparaissaient un à un. puis apr&s un cer- 
tain temps il y en avait partout ; aussi loin que la vue pouvait porrer. 
on discernait des hon-imes, parfois entourés de  leurs enfants, élevant 
des souches que l'on voyait s'abattre ensuite sur le feu pour y être 
consumées de façon presque magique, dans la tranquillité du soir, 
avec des pétillenients joyeux et glorieux, car c'éiait signe que le 
domaine s'agrandissait. Parfois le vent prenait au beau milieu de  
l'après-midi et se mettait de  la partie pour une journée. C'est alors 
qu'il transportait le feu et le comniuniquait partout, et quand il  attei- 
gnait la << slash w (abattis à plat) composée de branches de résineux 
séchées, en 1 'espace de quelques minutes, i l  atteignait des dimensions 
gigantesques. Vers la fin de la journée. il avait parcouru deux ou trois 
milles, rasant tout sur son passage, même parfois des petites construc- 
tions de colons (petites granges), des tas de bois de poêle scié, etc. 

Des soirs comme ceux-là, nous oubliions notre prétendue gloire 
d'être cultivateurs et nous nous consacrions A protéger nos biens con- 
tre I'élément destructeur. Dans une tel te circonstance, l'alerte était 
donnée dés les premières minutes, et si elle devait durer plus d'une 
journée, presque tous les hommes finissaient par être enrôles pour 
défendre la paroisse. Les ordres dans u n  cas comme celui-là venaient 
du garde forestier, appelé communément * garde-feu P (souvent aide 
du contremairre du Syndicat). et ils étaient généralement donnés 
comme ceci : ft Surveillez les maisons, préparez-vous de façon à ce 
que, lorsque le venr va  diminuer pour la nuit, on puisse organiser un 



coupe-feu .. Un coupe-feu pour le lendemain matin. Avec un bulldo- 
zer, on aménageait une lisière de rerrain de laquelle on enlevait tous 
les détritus de bois et de mousse de façon à découvrir la terre vive 
sur laquelle le feu ne pouvait .e courir *. Cette rtiéthode de netioyage 
jusqu'a la terre '< franche 3) réussissait bien quand le temps érait calme 
le lendemain, mais dans le cas contraire.. . on pouvait s'attendre à 
c< échapper encore le feu .. 

Un jour aù la situation avait été critique. le feu parcourut près 
de trois milles après trois heures de l'après-midi. Le soir, le temps 
érait calme, on avait pris des précautions pour le lendemain et toutes 
les forces avaient été ~nobilisées pour protéger la maison d'un colon 
de même que sa grange qui, semblait-il. n'échapperaient pas a I'in- 
cendic, advenant le cas où le feii nous déjouerait. Le colon. sachant 
que sa grange courait un risque immense, décida d'enfermer sa vache 
et ses poules dans la cave de sa tnaison. et qu'on concentrerait notre 
attention sur cette dernière. Le lendemain, la  vélocité du vent é~a i t  
telle que la fumée et la chaleur du feu qu i  frappaient la maison fai- 
saient couler le goudron des murs er rendaient les vitres brijlanres : 
mais les hommes. mème s'ils devaient opérer avec u n  équipemeni de 
fortune si on le coiiipare à celui que l'on emploie maintenant dans 
des circonstances de seinblablc envergure. ont lutté avec u n  tel cou- 
rage qu'ils ont pu sauver tous les biens du colon : sa maison, sa 
grange, sa vache. ses poules aussi ! 

Un peu plus loin, dans le même rang, un colon dont la femnie 
devait accoucher sous peu, décida ce jour-là de la deménager en auto 
en passant à travers la fumée qui couvrait le chemin ; la femme a 
donné naissance. à peine quelques heures plus tard. au premier-né de 
la famille ! 

Des soirs comme celui-là, la crainte et l a  fumée empêchaient 
presque tout le monde de dormir. Les hommes qui avaient travaillé 
au feu étaient terrassés par la fatigue ! Notre bravoure de terriens ne 
cedail pas, mais elle était rudement mise à l'épreuve ! 

Les premières granges 

Excepré quelques-unes. les granges ont été construites indivi- 
duellement, c'est-à-dire sans contrat d'équipe. Cependant, la levée de 
la charpente se faisait tradirionnellenient en corvée. Avec le temps, 
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une iquipe de  levée formidable s'implanta. Il s'y trouvait quelques 
braves ne craignant pas de grimper dés que la première << ferme * était 
montée. Quand on commençait assez tôt le matin, vers la fin de 
l'après-midi la  levée était terminée et une partie des lambris étaient 
posés. Dans ces corvées. on sent.ait la solidarité des colons. IA travail 
s'effectuait gaiement et on y mettait du coeur ! 

Q u i  ne se souvient pas d'avoir entendu les gars crier des ordres 
qui résonnaient comnie des notes joyeuses.. . (g Olivier ! Tasse encore 
u n  peu ! Hé, Rosaire ! hale vers le nord.. . Correct.. . vous pouvez 
clouer ! ,. Et dans un autre coin. c. Trop long, ton traversin, Arthur, 
coupe-le d'un pouce et demi ! >) Et quand les grandes fermes mon- 
taient : . Oh ! Tous ensemble !.. . Ti-Noël et puis Albert, poussez un 
peu plus. .. Bon ! correct.. . Et puis vous autres, en haut, n'oubliez 
pas de clouer vos braces. rn 

Quand  le repas du midi arrivair, c'est tous ensemble autour d'une 
grande table installée pour la circonstance, que l'on savourait les bons 
plars de la cuisine de << chez nous n.. . Des propos joyeux, parsemés 
d 'éclats de rire, rendaient cette heure tellement agréable, inoubliable 
même, car la levée de sa grange, pour un colon, c'est quelque chose 
de mémorable. On n'en bâtit pas tous les jours ! Bien plus, c'est I'édi- 
fication principale de  I'exploitation agricole, celle q u i  identifie le 
départ. et parfois le caractère! Toute la journée se passait dans un 
esprit de partage avec la famille du propriétaire. 

Le contrat de membre 

Après une  plongée dans l'enthousiasme un peu sentimental du 
développement agricole, il serait bon maintenant de revenir à notre 
organisme syndical. Cette fois, nous le considérerons sous un angle 
qui donnera l'essence des principes qui ont présidé à sa fondatiori : 
i l  s'agit du contrat de membre. Après en avoir donné les termes, je 
ferai mon grand possible pour tenter d'expliquer les clauses qui me 
paraissent les plus importantes, bien qiie ce soient les plus obscures ! 

Je soussigné déclare devenir membre du Syndicat coopératif enregis- 
iré sous le non1 de u Syndicat de travail de Guyennc ; à cette Fin, 
je souscris une part sociale de 100 PR et prends les engagements 
suivants : 



Première période 45 

1 .  l 'accepte les statuts et règ1ement.s du Syridicat et promets de me 
soumettre à toutes les ddciçions du bureau de direction et aux ordres 
des surve~llants nommés par l'assemblée gEnérale des mtinbres. 
2. Je  promets de verser ma part du capital social en quatre verse- 
ments de 25 P chacun. aux dates spécifiées par Ics statuts, soit les 
premiers jours de mai. aoüt, novenibre et tevrier. et ceci jusqu'au 
paieinent complet. 
3. Je proniets de participer aux réunions d'étude qui seront convo- 
quées par le bureau d e  direction. 
4. Je m'engage à exécuter tout travail qui me sera confié, conformé- 
ment aux directives q u i  me seront données par l'autorité compétente. 
5 .  Je  promets spécialement : 
a) de  n'entreprendre aucun commerce ni aiicunc industrie privés. 
dans les limites du territoire r é s e r d  au Syndicat, sans la permission 
expresse du bureau de direction : 
b) dc ne prendre part à la fondation d'aucuri autre syndicat dans les 
limites dudit territoire sans la perniission expresse de la Fédération 
des socidtés de colonisation. 
6 .  l'autorise le Syndicat : 
a) a retenir une garantie de fidélit6 de 15 % sur l'argent gagné par 
tous les travaux entrepris par lui. Cette garantie me sera remise à 
la fin des rravaux de chaque entreprise, si j'ai été fidèle a remplir 
mes engagements. À ddfaut par moi d e  remplir les obligations décou- 
lanr du présent contrat ou  de tout autre que je signerai dans l'avenir 
comme membre du Syiidicat, j'autorise le bureau d e  dircction à ver- 
ser ma garantie de fidélité au fonds de reserve du Syndicat et je 
renonce à tout recours contre le Syndicat : 
b) à verser. après paiement du  salaire établi. les sommes fixées par 
le bureau de direction en acompte sur mes deites d'établissemeni ; 
c) à verser d e  la même façon tout montant provenant de  mes primes. 
lesquelles je m'engage à remettre au Sy~idicat. 
7.  le promets de signer tout contrat de travail en équipe présente par 
le bureau de direction. 
8. J'autorise les chefs de  groupement à présenter toutes leurs deman- 
des à la Fédération. et je renonce à ce qu'elles soienr présentkes 
ailleurs. 
9. l e  m'engage à ne porter plainte qu'aiix personnes suivantes, et 
ceci dans l'ordre éhbl i  ci-aprés : 

1 .  le gérant 
2 .  le bureau de direction 
3. le comité de surveillance 
4. I 'assemblEe générale 



L. - - l 
*- 1 

* l - c ,  L Q I 

La levée de graiige. Avec le remps II s'csl  t'orme une équipe de levée Iormi- 
dable le travail se faisait joyeusement et avec coeur. Ida levée de In grange 
c'est l'opération qui identifie le dépar,i en agriculture et même le caractère 
de l'exploitation. C'est une journée dans la vie d'un agriculteur débutant. 



Contiril d i  mmbm de Chantier Cooparatif. -.- 

.le. soussigne. membre du chantier cmptrat if  de 

' O  "ii:13.7 DE TF.o.\:;.i 9 1. *-. t, 

ih.éft&à#; n me conrorinei 
W l : , , n v  
l o v m e n t l  g ~ k ~ ( p p s  -&Intes: 

1.-A pnrtlclper aiix opérations 

---, 

2 -A ne pas quitter le* op6ratlons entre Icir dntrs f ixCch 
sans aiitrirlsation du Biirrnii de Direction: 

3 -A me soumqttre aux réglernonts du chanliri et :tri% 

dCclaions di1 Biireaii d r  Dlrectlon: 

4 . -A  porter plainte oii tout cHff6rrnd: 

a i  R U  gbrant: 

Iii bii Biireaii dc Direction: 

rl al: Cornite cle Suri-clllniirr~, 

dl r. 1'Assernbl& GQiPralt: 

.' -n acrrpter les dëcisions de la mnforité 0 t h  di1 Cr~ii- 
trolenr de la F&l(.rniion; 

6.-SI je tais pai.tlc du Buredii do Direction 011 d'lin 
cornite qrielconque. je ni'engagc a garder Ic secret 
profe~loniiel pour tout ce qui a Lralt aiix disc1ition3 
nbressnirrs poiir le rèKlement der difficiiltfin: 

7.-A lai'lser en garantie de fidbilt& pour 1s bnnne obser- 
vance des clliiises du prCsent contrat, 15% sur toiit 
Rrgent gagnk. laquelle garantle sem dtpûsee a mon 
crhdit dans la comptabilit6 du chantler, pour m'etrc 
rern1.r B la fin des operations si j 'al  fidelemant SUIVI 
les conditons dii prZsrnt contrnt. Si pour w e  raison 
or1 une autre je sula d m s  t'obligation de quitter les 
operations avant la date fixée. je  devrai avant de 
quitter Irs uphratlons. falrc accepter mon ddpart par 
le Biireaii de Direction de lnlre s i m e r  le dit contrat 
par 1s wpresentnnt aiitorioe slnon mon cas devra 
etre considhd comme une infraction e t  mon 15:; 
ainsi que les ajustements et ristmirnes drvront ktrc 
vers&% au Fond de RPoerve; 

R -Advrnnnt l f  cas oii jr ne rrmpli~uis  p&z rld8lenlcnt 
les condltions de ce contrat. j'autorise Ir Bureau ùc 
Direction de dPcider si le montant de mm garantle 
fidblitc 115'jr, sera confisqut et  je renonce f t  t o u k  
<Ilscutions r t  aii% b8neficcc; dc discutions a cr sujet 
d r  mtnic qil'aiix rajiislemerit e t  ristoiIrne; 

9 -A ne pas sacrer, blasph@iiier dans Ic cnmp ni sur  le% 
opilrniiunri. Je m'engage aussi 3 fairr tout mon pris- 

sible pour cnmbntli'e lc blnsphénie oii convcmatlfin..~ 
malhonnète dans nli>ri entournpa. jeiix d ' r i r~ent ,  ginxi 
qiie la b<iisçon; 

10.-A étvr moddra dans mcs dl~ciitlons concernent la chxn- 
t i rr  rn dcliois cles asseniblées genbrales: 

/ 
A p r k  tecLiirc faite, l'al s!:m' 

dii nioh de 
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10. Je promets d'ttre temperant, de ne pas blasphémer n i  sacrer. de 
faire tour en mon possible pour combattre tout acte contraire au bien 
moral, social ou économique de la colonie. 
1 1 .  Je (n'engage à ne pas discuter des activités du Syndicat en dehors 
des assemblees générales des membres. 
12. J'accepte d'avance : 
a) les mérhodes de distribution des lots établies ou rarifiées par la 
Fédération ; 
b) que mon billet de location soit transféré U la Fédération qui le gar- 
dera en sa possession aussi longtemps qu'elle Ie jugera uti le au déve- 
loppement d e  la colonie. 
13. Je consens à ce que toutes les décisions du Syndicat soient soumi- 
ses à l'approbation de la Fédération et contr6lées par elle. 
14. Le présenr contrat sera valable pour dix ans et sera renouvelé 
autoniatiquement pour dix aiitres années, à moins quc je n 'y  n-iette 
fin par un avts écrit. reniis au bureau de direction au moins trente 
jours avant l'expiration du preniier ternie de dix ans. 

Ce contrat, je l'ai signé comme tous les autres membres. Je l'ai 
lu et j'ai eu l'occasion de le relire plusieurs fois, mais chaque fois 
que je le revois, je pense qu'il serait difficile, aujourd'hui, de le faire 
accepter à des travailleurs. fussent-ils complètement à bout de ces- 
sources.. . Mais passons.. . Le travail. les activités sociales, le com- 
portement, le droit de propriétk, tout y était conditionné. Mais pas- 
sons siir ça aussi ! Sj nous voulons une réussite dans un domaine djffi- 
cile comme celui-là, il faut que la discipline soit sévère ! Cependant, 
une bonne partie du contrat fait référence à la Fédération des sociétés 
de colonisation et aux contrôleurs, qui etaient des autorités extérieu- 
res à la paroisse. On peut donc en  déduire que l'action du Syndicat 
était soumise à ces autorités situées à des paliers plus élevés. Le lec- 
teur a-t-il remarqué la clause où l'on parle dc sanctions, qui sont assez 
importantes et qui peuvent aussi bien être remises ou versées au fonds 
de réserve de la Société? Nul doute qu'il e n  concluera que I'assem- 
blée générale des membres a eu lutter pour garder son « autorite 
suprême *, son autonomie face aux règlements qui sont irioncés dans 
ce contrat. 

La version du contrat qui nous était présentée était beaucoup plus 
condensée que celle q u i  apparaît ici. mais elle contenait à peu près 
les mêmes clauses et les mêmes obliga~ions. 
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Bien entendu, avant de signer le contrat, nous avions le temps 
d'y réfléchir, puisque tout membre devait faire u n  noviciat dont la 
forme et la durée a varié selon les différentes périodes : ce noviciat 
a pu se prolonger jusqu'à trois mois. Les critères d'admissibilité n'ont 
à peu près jamais tenu compte de ce qu'on devrait artendre d'un aspi- 
rant. colon pour qu'il puisse devenir cultivateur ; pendant la période 
d'apprentissage, on vérifiait surtout la docilité de l'aspirant. Tout ce 
qui avait trait de près ou de loin à la profession agricole. la vocation 
du candidat, ses aptitudes à l'agriculture, on n'en entendait pratique- 
ment pas parler à ce moment-là. Il faut dire que la notion de  connais- 
sances techniques agricoles n'avait pas encore fait son chemin dans 
la province à ce nioment-là : I'agriculiure @.tait un  métier q u i  s'appre- 
nait par la pratique, sans connaissances ou techniques proprement 
diies. Er de plus, à cette époque, la foresterie et la colonisaticin étaient 
des paliatifs i l'agricii~ture. On ne pensait donc pas à d'autres condi- 
tions d'admissibilité. Le goût de la terre viendrait avec le temps. Les 
candidars finiraient bien par se placer ! 

Un autre règlemeni avait une grande influence : celui qui réglait 
le départ de tnenibres. Un  membre q u i  devait quitter la colonie, devait 
vendre son établissement sans recevoir a u c u n  argent. aussi longte~~ips 
que toutes ses deites avec le Syndicat n'étaient pas soldées. Prenons, 
par exemple, un niembre qui avait acheté du Syndicat une iiiaison 
qu'il avait payée 2 000 $ et qui, au moinent de parrir avait encore 
1 000 $ à payer ; le nouveau propriétaire devait d'abord continuer de 
payer la deite de 1 000 $ au Syndicat et ensuite payer ce qu'il devaii 
à l'ancien propriétaire, à moins qu ' i l  n'ai[ cette somme en sa posses- 
sion pour payer coniptant, ce qui était plutôt rare. Cela rendait les 
transactions presque impossibles ou du moins trks difficiles, sans 
compter qu'aucune hypoihkque ne pouvait être prise sur des biens qui 
étaient érigés sur des lots détenus cn vertu d 'un « billet de location >> 

(premier effet Iigal à posséder pour un colon) ; de plus, nous avons 
vu que le conti-at stipulait (article 12b) * que le billet de  location serait 
transféré à la Féderarion qui le garderait aussi longtetnps qu'elle le 
jugerait utile au développeinent de la colonie *. 

Dans un autre chapitre, nous verrons aussi que les transactions 
autour d'une proprikté détenue en verru d'un billet de location étaient 
très difficiles : elles ne pouvaient pas se faire sans l'intervention du 
Ministère. 
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Le règlement des périodes de travail 

Après avoir donné les principaux engagements des membres. i l  
serait utile d'expliquer comment se réglait une période de travail. It 
y avait ordinairement deux périodes de travail par année. mais i l  pou- 
vait y en avoir plus, selon le cas. Les t.ravaux forestiers d'hiver for- 
maient ordinairement une période de travail, mais on en est venu 
assez rapidement à diviser travaux d'été et travaux d'hiver, qu'il 
s'agisse ou non de travaux forestiers. Donc, les travaux forestiers 
d'hiver formaient une période de  travail, et si les travaux d'été com- 
prenaient des travaux en forêt, ces derniers étaient réglés à part, pour 
ne pas éterniser le paiement des travailleurs. Les activités régulieres 
d'été comprenaient ordinairement des travaux pour le Syndicat, des 
travaux de construction, de  l'abattis à forfait et une multitude d'autres 
besognes qui ne pouvaient être faites l'hiver. Il faut préciser q u e  cha-  
que membre possédait un dossier au bureau du Syndicat, dans lequel 
étaient inscrits au fur et à mesure, ses gains et ses avances en argent 
ou en nature, ces dernières étant inscrites selon leur valeur en argent. 
A la f in  de ta période de travail, les comptes étaient balancés et s'il 
y avait un surpius, on le remettait à l'intéressé. Par exemple, M .  X 
avait bûché 600 cordes de  bois de pulpe avec son équipe ; à 6 $ la 
corde, cela donnait 3 600 $ à partager entre trois membres de 
l'équipe qui s'étaient classés de capacité égale. Chacun avait donc 
gagné la même somme, soit 1 200 $ ; cependant, M.  X avait reçu ses 
avances s'élevant à 500 $ et il avait par conséquent une inscription 
de 700 $ à son compte, somme q u i  aurait dG lui être remise s'il  avait 
travaillé dans un chantier individuel mais, à l'automne de 1947, u n  
règlemeni était venu s'ajouter, stipulant que tout membre, qu'il ait 
engagé ou non des sommes dans la consrmction d'une maison ou 
d'une grange, devait laisser la moitié de ses salaires bruts pour payer 
ses engagements de construction présents ou h venir. Donc, si nous 
reprenons notre exemple, nous verrons que notre homtne, qui avait 
gagné 1 200 $, devait en laisser la moitié, soit 600 $, et que comme 
il avajt reçu 500 $ en avances, il ne lui revenait donc que 100 $ 
comme a rajustement ; c'est ainsi, en effet. que l'on appelait cette 
partie des gains. Mais que se passait-il quand le travailleur était moins 
bien classé dans son équipe de travail? Ou encore quand il était de  
capacitC moindre? Il arrivait souvent qu'au lieu d'avoir un revenu 
égal à ses avances ou double, celui-ci leur était infirieur de moitié ! 
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Le travailleur se trouvait alors en dcficit et 11 ne lui revenait aucun 
argent poiir vivre durant les périodes mortes. comme celle de la fonte 
des tieiges ou en tout autre temps q u i  n'était pas productif ou si peu. 
Ce n'était pas encore l'époque où l'on pouvair penser à l'assurance- 
chômage. Pas un seul homme n'en bénéficiait ; ce n'est qu'après plu- 
sieurs années que nous nous sommes décidés à y paniciper, la crainte 
de c< passer pour paresseux s'étant dissipée ! Les jours qui s'écou- 
laient étaient parfois très durs, quand il n'y avait pas de rajusrernent 
ou que celui-ci était faible; les travailleurs à forfait, dont le salaire 
étair moins rondelet devaient quand m&me attendre que les travaux 
de l'autre période débutent. L'argent se faisaic rare et les griefs reve- 
naient a la surface, surtout quand les hommes n'avaient pas eu l'occa- 
sion de les exprimer ou bien qu'ils avaient été réglés de façon draco- 
nienne ; les colons en profitaient alors pour se défouler et, it  faut bien 
le dire, les histoires allaient bon train ! 

11 faut songer que route la famille subissait les conséquences de 
la situation. Évidemment, il faut dire aussi que les hommes de chan- 
tiers individuels qui avaient passé une longue période à travailler dans 
les bais, à se dépenser sans compter la fatigue et l'épuisement, subis- 
saient eux aussi une période dépressive comme celle-là, moins forte 
mais réelle quand même. C'était la fin de l'hiver, avec ses misères, 
et quand il fallait en plus passer une période sans argent, ça n'arran- 
geait pas les choses ! J'aurais bien aimé connaître un moyen de me 
détendre qui m'aurait permis de diminuer cette tension qui parfois 
ruinait une partie de notre bonheur. II arrivait aussi que le Syndicat 
donne des travaux pour permettre de gagner quelque argent, comme 
d'écorcer du bois de pulpe à la M plane * ! C'était un travail très dur, 
très peu rCmuriérateur, et comme on avait les muscles brisés par les 
travaux de  l'hiver. ce n'était pas pour nous encourager. 

Guyenne, paroisse fermée 

Comme on a pu le constater d'aprks ce récit et le contrat de mem- 
bre, la paroisse étair, depuis son ouverture, un  territoire N fermé W .  

Fermé à tout ce qui pouvait venir des paroisses environnantes, tous 
les contacts avec celles-ci étant coupés ; de plus, il s'était formé un  
esprit d'aversion entre les colons de Guyenne et ceux d'ailleurs. Ces 
derniers nous traitaient de N communistes de la Petite Russie * et nous 
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affichions déjà un air de supériorité ... Er. fait encore plus curieux, 
malheur à cetui q u i  pensait autre~nent ! 

A bien y penser. nous vivions dans une indépendance assez 
grande. La paroisse, par son Syndicat, produisait ses propres règle- 
merits - voire ses propres lois puisque le Syndicat avait juridiction 
sur le territoire - comme dans n'importe quelle municipalité ; pour 
devenir propriétaire. i l  fallait &ire membre de la paroisse et personne 
ne pouvait y entrer sans l'assentiment du Syndicat ! De plus, les 
niesures de colonisation n'atteignaient le colon que par l'intermé- 
diaire de ce rnzme organisme paroissial. Un des avantages de ta situa- 
t ion était que la paroisse se défendait très facileinent grâce aux contrô- 
les établis : tout le système financier à travers le patelin était soumis 
aux contrôles de  la paroisse et il fonctionnaif pratiquement indépen- 
datnnient des autres localités. Les études qui pouvaient influencer 
étaient aussi sous sa juridiction ; bref, nous étions certains d'èrre à 
l'abri d 'à  peu près tous les grands dangers. C'était u n  grand avantage 
polir les résidants et ils étaient fiers de cet état de clioses. Mais i l  y 
a toujours deux côtés à une médaille ; le désavantage de la situarion, 
c'est que la paroisse a finalement refusé de paniciper au plan régio- 
nal, au  mime titre que les autres. J'aurais pourtant pensé qu'it aurait 
été normal, après une période de rodage du système, quand les élé- 
menrs auraient été stabilisés. que des rencontres s'établissent avec des 
gens de l'extérieur, et surtout que ces rencontres ne soient pas trop 
censurées ! De nombreux échanges n'auraient pu qu'apporter des 
bénéfices. le sens du partage, de  la  lutre commune, une homogénéisa- 
tion de  l'esprit régional dont tout le monde aurait profité. 

Les services établis dans la paroisse 

Je tiens maintenant à décrire aux lecteurs les services établis dans 
la paroisse ; je les donnerai sans ordre d'importance, je vais plutôt 
les situer dans l'ordre où ils se sont développés. 

Les écoles 

Dès l'automne de 1947, au moment où la paroisse se préparait 
à recevoir les familles des colons qui viendraient habiter les vingt pre- 
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n-iières niaisons, le départenient de l'Instruction publique du remps 
avait subventionné la construction d'une école d'une classe a divi- 
siotis multiples, située au village. C'était le type d'école rurale du 
temps, avec un logement pour I ' instirutrice. Ces écoles dispensaient 
ordinajrement les sept degrés de l'élémentaire. En attendant que les 
travaux de construction soient terminés, o n  avait dû coniniencer l'en- 
seignernenr dans une maison privée. Deux ans plus tard. le notnbre 
d'enfanis avait aiigmenté suffisamment pour qu'une nouvelle école 
soit érigée aux << quatre chemins >> ; c'est ainsi qu'on appelait le point 
de rencontre enire la route de Launay-Lac Chicobi, le rang quatre 
et le rang cinq. L'école a été construite sur un  coin du lot de nia 
famille ; elle était d'un modèle un peu différent et plus récent que la 
précédente, u n  peu plus grande, mais elle comprenait aussi un loge- 
ment pour I'institurrice. C'est le Syndicai qui a été responsable de 
la construction, c'est-à-dire l'entrepreneur.. . C'était uii précédent ; 
u n  syndicat paroissial qui devenait entrepreneur! De quoi &tre enviés 
de tous nos voisins ! 

Étant donné le site. iious pouvions croire, ma fernine et moi, que 
nos enfants n'auraient pas long à parcourir pour aller à l'école. Noiis 
e n  étions très heureux. mênie s i  j'avais du donner le terrain puisqu'il 
avait été retenu à cet effet par le ministère de la Colonjsarion. 

Les services religieux étaient assurés par le curé de la paroisse 
voisine : Launay. Depuis la f in du premier chantier, le curé disait la 
messe dans le camp des bîicherons, dont on avait prévu les dimen- 
sions pour en faire une chapelle lorsqu'il serait désaffecté. C'est ainsi 
que les choses se déroulèrent pendant deux ans environ. En 1948, le 
chantier émir devenu la chapelle-église et servait aussi de lieu de réu- 
nion. E qqg~é :-t 

w r ,  On avait fait des projets pour améliorer la cliapelle : f ini-  
tion intérieure et extérieure, mais on s'était d'abord attaqué à la cons- 
truction du presbytère. Aussitot que celui-ci a 15té érigé, u n  incendie 
a rasé la chapelle en pleine nuit, consommant en même temps beau- 
coup d'effets achetés ou recueillis pour l'aménagement définitif de 
la chapelle en église paroissiale. 

Je me souviens avoir été réveillé par des cris et m'être transporté 
sur le lieu de l'incendie ; la seule chose qu'il nous était possible de 
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faire éiait d'empêcher que le feu ne se communique aux consrructions 
avoisinantes, en paniculier au presbytère dont l'aménagement n'était 
même pas encore terminé. J'ai remarqué un gesie de la part des 
colons présents : ils entouraient leur jeune curé et essayaient de I'en- 
courager. Ils lui disaient : .r Ça nous fait bien de  la peine de voir brû- 
ler notre vieille chapelle. n Eux,  ils savaient ce qu'elle valait pour 
eux ; sa valeur en souvenirs et aussi en argent, argent dont il faudrait 
disposer de nouveau pour la reconstruction. Mais ils ajoutaient aussi- 
tôt : H Ça ne fait rien, on va en bâtir une nouvelle et elle sera plus 
belle que l'autre ! n Er le curé de répondre par un hochement de tete 
qui lui était familier en pareilles circonstances, dans lequel on pouvait 
lire, même s'il était affirmaiif : * Ce sera pour quand et grâce à com- 
bien de sacrifices ! » 

Immédiatement, on aménagea un vieux camp du moulin en cha- 
pelle temporaire, dans lequel on allait dire la messe le dimanche en 
attendant une construction neuve. Pendant la semaine, le deuxième 
étage du presbytère allait servir de sanctuaire. Les colons de l'endroit 
n'étaient pas des gens à traîner en longueur, surtout quand il s'agissait 
de la maison du culte ! On ttudia peu après les possibilités d'une nou- 
velle construction. Comment recueillir tes fonds nécessaires ? Où 
emprunter l'argent qui nous manquerait? Quel genre de temple 
construirions-nous ? Quelle sorie de collaboration pourrions-nous 
demander aux résidants? Autant de questions auxquelles nous avons 
fini par trouver des réponses ; nous avons finalement entrevu la possi- 
bilité de réaliser un plan dont les grandes lignes étaient les suivantes : 
construire une église à colonnes, de dimensions plut61 restreintes, 
avec la possibilité d'agrandir quand les besoins de  la paroisse I'exige- 
raient. La Société diocésaine autoriserait un  emprunt pour l'argent 
qu'il nous manquerait au moment de  la consinictiori. En cours 
d'étude, on a aussi établi la participation du Syndicat : il nous donne- 
rait le bois nécessaire ou il nous le laisserait au moins à très bon 
compte. Quant à la participation des colons : chacun donnerait une 
journée de travail gratuitement par semaine, tant que durerait la cons- 
truction. Chaque colon s'engagerait à payer annuellement une somme 
fixe de 30 $, pour rembourser l'emprunt contracté. Le chauffage 
serait de type central, alimenté au bois ; chaque résidant fournirait le 
bois, à raison d'une corde de trois pieds par année. Notre église serait 
dotée d'un sous-sol qui servirait de  salle paroissiale et de salle 
d'études. 
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L'eté suivant, soit en 195 1.  la construction s'exécuta comme 
prévu, sans entrepreneur ; pour la charpente, cependalit, on a eu 
recours aux services d'un homme expérimenté dans ce genre de cons- 
truction. L'extérieur fut terminé avant les froids. L'église a kté meu- 
blée à très bon compte, grâce à l'influence du  curé, et voilà que pour 
Noël, nous nous sommes retrouvés dans u n  beau temple neuf. II n'y 
avait plus personne qiii regrettait la vieille chapelle. On ne l'avait 
pourtant pas oubliée, son souvenir nous rappelait des moments trop 
doux pour qu'ils disparaissent ainsi ; mais les gens disaient souvent : 
« C'est presque une  chance qu'el!e ait brillé, c'est providentiel j), ou 
encore, a Le Bon Dieu le voulait ainsi *. Des réflexions comme 
celles-là étaient fréquentes chez ces gens dont la foi s'exprimait spon- 
tanément. A cette époque, les cérémonies religieuses prenaient, dans 
la vie de la population, une dimension qu'il serait difficile d'imaginer 
aujourd'hui. Je ne suis pas prêt à dire que c'étaient toutes des 6 histoi- 
res de surface TP ; à cette époque-là, c'était pour un bon nombre I'ex- 
pression d'une croyance. La significatjon de toute leur vie s'exprimait 
comme ça. Dans le confort de norre nouvelle église, les Quarante 
Heures )> prendraient une importance, un cachet bien particulier; 
dans le silence, dans je recueillement presque solennel des heures de 
garde. auxquelles chacun s'engageait volontairement, même la nuit, 
par mauvais temps alors que les chemins étaieni parfois impratica- 
bles, on sentait bien que l a  foi ce n'était pas une parure. Je ne raconte 
pas ceci avec l'intention de vanter les gens de Guyenne ; non, ce serait 
répéter les mêmes erreurs que tant d'autres ! Je me garderais bjen 
cependant de dire qu'ils étaient ridicules ! Si toutefois vous trouvez 
que c'est exagéré de s'exprimer de la façon dont ils le faisaient, pen- 
sez que l'exagération doit avoir change de fornie aujourd'hui, 
puisqu'il est maintenant fréquent de rencontrer des gens qui ont I'au- 
dace de  dire qu'ils ne croient en rien >,. 

C'est aussi en 1951 qu'a  e u  lieu la forination canonique de  la 
paroisse, c'esr-à-dire que des marguillers ont été nommés pour la pre- 
mière fois. Ils étaient nommés pour aider le curé à adniinistrer l a  
paroisse. Dans le temps. leur r61e n'avait pas l'importance que nous 
lui connaissons aujourd'hui ; i l  comportait une implication beaucoup 
moins grande en adniinisiration. Au cours des années, la loi qui régis- 
sait les fabriques a changé et les évêques oiit défini le rôle des adrni- 
nistrateurs de façon beaucoup plus précise, et je crois que cette déci- 
sion a été heureuse. Cependant, à Guyenne. en 195 1 , vu la o~ul t  ipli- 
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cité des problèmes causés par la construction ei ta fondation récente 
de la paroisse, nos marguillers ont dû prendre une part plus active 
dans les débats paroissiaux qu'ailleurs où ces problèmes avaient déj& 
été solutionnés. Ils laissaient cependant au curé la tâche ardue d'orga- 
niser la vie du culte, aussi bien que les soucis causés par les probl2- 
rnes pécuniaires. 

Le dispensaire 

Le dispensaire fut organisé en 1948, soit un an après que les pre- 
mières faniilles furent arrivées. Le ministère de la Colonisation, de 
concert avec celui de la Santé, nous assigna une « garde-malade n : 
c'est ainsi en effet que l'on appelait les infirtiiières qui demeuraient 
dans nos paroisses ; le mot infirmière ,b n'avait pas encore cours.. . 

Cette personne devait accomplir les fonctions reliées au  dispen- 
saire. En attendant que la constnictioii du bureau se fasse, l'année 
suivante, une maison privée inoccupée avait été aménagée en dispen- 
saire. Le rote de la garde-malade n'était pas seulement de distribuer 
des médicaments et de dispenser des soins à son bureau ; elle remplis- 
sait en plus la fonction d'obstétricienne à domicile, ce qui n'etait pas 
la moindre des iàches en ces années-là : i l  naissait environ quinze 
enfanis par année à Guyenne ! Les fernrnes accouchaient Ic plus sou- 
vent à la maison, avec l'aide de I'jnfirniière et d'une sage-femme, 
quand il y en avait une de disponible. 11 n'était pas recon-imandé aux 
femmes qui  étaient suscepiibleç d'avoir encore des enfants d'assister 
à u n  accouchement : les complications qui pouvaient toujours survenir 
étaient à craindre pour elles. Les sages-femmes devaient donc être 
des femmes dont l'âge et la santé leur perinetiaient d'agir en toure 
sécurité. Guyenne a eu les siennes et je leur rends ici hommage. Nos 
femmes étaient très courageuses, héroïques tnême, car ce n'était que 
dans les cas très difficiles qu'on les transportait à I'hopiral, situé à 
irente milles de là: par les roules du temps. On ne les transportait 
que lorsque l'on découvrait des difficultés comportant trop de risques 
pour leur vie. ce qui veut dire qu'on le faisait à la dernière minute. 
Nous en étions encore 21 l'ére de la colonisation. Des familles noni- 
breuses onr été mises au monde dans ces conditions difficiles, ris- 
quées rn6rne. Dans cette région neuve. ceux qui nous ont précédés 
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ont connu des conditions encore pires que celles que je viens de 
décrire ; isolées, sans médecins, sans hôpitaux, sans chemins ou pres- 
que, et bien des fois sans infirtiiières, les femmes accouchaient seules 
avec une  sage-femme. Voilà pourquoi cette génération qui nous a 
devancés a tout mori respect. ElLe le mérite bien ! 

Beaucoup de soins nous étaient accordés par le service du dispen- 
saire. Ils étaient très peu coûteux ; i l  s'agissait des vaccins aux 
enfants, des premiers soins aux blessés en cas d'accident. et parfois 
du  transport à l'hôpital en toute vitesse. Le transport à domicile et 
à I'hbpital étaient d'un grand réconfort pour les malades. Les pres- 
criptions difficiles à obtenir étaient accessibles à tous grâce à I'infir- 
mière. Si la vie n'était pas douce pour les gens ordinaires, pour l'in- 
firmière ce n'était pas gai tous les jours non plus que d'aller visiter 
les nialades ! Ln première que nous avons eue voyageait à bicyclette 
I'érC. et I'hiver. quand les chemins n'étaient pas entretenus pour les 
autos, il fallait qu'elle se déplace en voilure à cheval. Le plus souvent, 
les colons la  transportaient en voiture d'ouvrage. ce qui  ne lui  permer- 
tait pas de  se garantir du froid. Plus tard elle a fait l'acquisition d'uiie 
automobile et les chemins ont été entretenus plus convenablement. ce 
qui lui a facilité la tâche et h i  a permis de rendre encore plus de 
sen, ices. 

Le hzci-eau de poste 

Lors de mon arrivée, en 1947, il n'y avait pas de bureau de poste 
comme tel. 11 y avait seulement un service de poste au chantier; i l  
y avait une boite aux lettres et chacun ayant di1 courrier a poster le 
déposait à cet endroit. Lorsque les familles arrivèrent, le courrier 
augmenta et le ministère des Postes organisa un  service de transport 
a panir du bureau de poste 2e Launay ainsi qu'un petit bureau de 
posre dépendant de ce dernier. Notre adresse se lisait comme suit : 
Guyenne via Launay, Abiribi-Ouesr. C'était 2 peu près le seul service 
enrièrenienr indépendant du Syndicat. 

En octobre 1947. dès que débuta la construction des vingt pre- 
rnihres maisons. le Sy ndicai décida d'installer un magasin général. 
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C'est pourquoi, lors de mon arrivée, des hommes travaillaient encore 
à ériger cette construction ; je me souviens que, les premiers jours, 
l'ancien service d'approvisionnement du chantier fonctionnait 
encore. II s'agissait d'un dépôt de marchandises pour les besoins des 
hacherons ; i l  était ouvert tous les soirs à l'heure ou le bureau du 
comptable était accessible aux membres. t e s  marchandises achetées 
étaient créditées et retenues sur les paies des membres. Mais, avec 
l'installation des familles, il fallait absolument créer un service de 
ravitaitternent en épicerie, il fatlait des vêtements de travail, I'essen- 
tiel en ferronnerie, enfin un peu de tout.. . Tout ce dont nous pouvions 
avoir besoin et q u i  n'était pas en magasin, nous pouvions le comman- 
der et nous le recevions quelques jours plus tard. Pour une vingtaine 
de familles environ, le magasin général était d'une nécessite perma- 
nente. Alors ce service releva directement du Syndicat de travail. 
Conirne on prévoyait que, par la force des choses, il prendrait de 
l'ampleur et de l'importance, on installa un service de comptabilité 
afin que le magasin général devienne un jour un magasin coopératif. 
II fallait faire la compilation des chiffres d'affaires de tous les mem- 
bres ; cette comptabilitd était indépendante de celle du Syndicat, mais 
le bilan annuel était intégré au bilan du Syndicat de travail. Les direc- 
teurs du  Syndicat devaient veiller au bon fonctionnement du magasin 
ei à son administration en général, en attendant le moment propice 
pour lui  donner une autonomie totale lors de la fondation éventuelle 
de la coopérative. On recruta des membres auxquels on donna le nom 
de sociétaires ; lors du bilan annuel, leur chiffre d'affaires portait une 
ristourne qui devait Etre capitalisée afin d'avoir. le jour de la fonda- 
tion, u n  montant de capital social assez appréciable pour permettre 
la construction d'un local plus approprié. Afin de s'assurer que le but 
demeure en cap, on décida que chaque rncrnbre q u i  n'aurait pas 
obtenu un montant de 25 $ en ristourne, devrait déposer jusqu'à con- 
currence de ce niontant. chaque année, pour en arriver a un capital 
social de 100 $, étape temporairement fixée comme cetle de la fonda- 
tion. On verrait alors à quel montant serait fixé le capital social 
peniianent ! 

Pendant plusieurs années, le chiffre d'affaires du magasin fut  très 
bon, car le magasin fournissait aussi les matériaux de construction 
et les constructions étaient nombreuses à ceite époque d'ouverture de 
la colonie. On I 'appelait déjà notre qc Magasin Coop ., même si Iéga- 
lement jl n'en était rien ei même si le local n'était pas très somptiieux. 
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C'était le seul magasin. i l  était à nous. il faisait de bonnes affaires 
et ça nous rendait heureux ! 

Depuis les premières heures. au  temps du chantier-école à l'au- 
tomne de  1946, le Syndicat maintenait ouvert. pour ainsi dire tous 
les jours de la semaine, un  bureau de comptabilité au service de ses 
membres. On y gardait en dossier continuellement tous les détails sur 
les opérations qui  s'&aient succédé d'année en année. Depuis sa fon- 
datioii, le Syndicar gardait le dossier de chacun des membres qui avait 
vécu dans !es cadres de la paroisse. En outre, il recueillait et gardait 
toutes les données nécessaires ou utiles au bureau de direction ct au 
gérant, ou au contreinairre, à des fins administratives. C'est le bureau 
de la comptabilité qui faisait la distribution de  la paye aux travail- 
leurs, et qui voyait aux relations des colons avec le ministère de la 
Colonisation, via le Syndicat. Avec tous les renseignements que pos- 
sédait ce bureau. tout membre pouvaii facilement prendre connais- 
sance. n'importe quand, de ses contrats de travail ou d'équipe, du  
développement de son exploitation agricole vis-à-vis du Ministère ; 
il pouvaii consulter son fichier. En un mot, tout ce sur quoi il pouvait 
vouloir des renseignements ordinaires était contenu dans son dossier 
a u  bureau du Syndicat. En outre, le Syndicat remettait à chaque mem- 
bre u n  carnet dans lequel étaient inscrires les transactions monétaires 
depuis son arrivée, concernant son travail, ses avances, ses gains, ses 
primes d'abattis accumulées ou payées, le tafit des constructions pour 
lesquelles il s'était engagé (maison, grange. etc.). Finalement. i l  pou- 
vait aussi, par ce carnet, connaître sans trop de difficultes le montant 
des gains accumulés depiiis son arrivée. En réalité, c'était u n  carnet 
d'épargne et de  crédit. Le colon pouvair ainsi facilement surveiller 
les enirées faites à son dossier et connaitre l'équilibre entre les avan-  
ces reçues et son épargne. 

À part le comptabje, employé de façon permanente à ce bureau, 
il y avait le contremaître des travaux qui venair de temps à autre véri- 
fier les pièces justificatives nécessaires à I'accornplissement de sa 
lâche. soit : coordonner le travail des hommes. Ce bureau était le cen- 
tre nenreux et fébrile de toutes nos activités de  travailleurs d'abord. 
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puis de colons-cultivateurs, pour ne pas dire de citoyens tout simple- 
ment. car on pouvait y obtenir une foule de renseignements. Des tran- 
sactions irnponantes se réglaient pi# l'intermédiaire de ce bureau ; i l  
étair le centre des relations financières entre colons, entre membres, 
tout aussi bien qu'entre sociétés. Quand i l  s'agissait de régler certai- 
nes cotisatiuns, comme celles du paiemenr de l'église, elles étaient 
retenues directement dans notre compte et inscrites coitime avances 
dans notre carnet de membre. La même chose se produisait aussi, par 
exemple, quand un membre était victiine d'un sinistre ou de route 
autre situation d'urgence ; on pouvait par ce moyen faire une collecte 
sans avoir à débourser d'argent. puisqu'en réalit6 on possédajt très 
peu d'argent liquide. Des transactions entre nierribres s'accomplis- 
saient très souvent par ce moyen : i l  suffisait de se rendre au bureau 
de la comptabilité er avec le consentement des membres, les crédits 
en cause Ctaient transférés. Le tout se déroulait sous le regard discret 
mais perspicace du patron : le Syndicat ! 

Lê rracretcr agricole 

En 1947, pour la construction des vingt premières maisons. on 
avait utilisé les tracteurs de la Colonisation a( bouldozeurs * pour 
déblayer les sites, arracher les souches et faire les abartis afin d'écar- 
ter les dangers d'incendie. Grâce à cette pratique, il y eut autour de 
chaque maison quelques lopins de  w terre neuve m, pouvant être con- 
sacrés à un petit jardin familial. A certains endroits propices, on avait 
repoussé les souches en digues N, comme on disait couramment. 
Cette pratique consistait à repousses les souches et les détritus en tas, 
pour former des rangées droites ressemblant à d'immenses clôtures 
qui n'étaient pas du  tour comme celles qu'on fiiisait chez mon 
père », car elles étaient remplies de terre et de mousse ; elles étaient 
entassées avec tellement de force sous l'action d u  puissant engin que. 
lorsqu'on voulait les faire brûler pour les faire disparaPtre, cela deve- 
nait très difficile et même, à certains endroits, impossible. Cette 
manière de faire avait toutefois pour avantage de permettre d'avoir 
des espaces de terre pouvant être cultivés, entre les digues que l'on 
appelait aussi des haies >i. Nous pouvions donc labourer plus facile- 
menr enire les haies avec les tracteurs de ferme, puisque les espaces 
libres étaient disposés plus e n  longueur. La terre ainsi débarassée de 
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ses souches était tellement dure qu'il devenait presque impossible de 
la labourer avec des chevaux. Ce qui la rendait si dure, c'était en 
grande partie la façon dont elle avait été dépouillée de ses abattis. 
On en était encore à I'lieure expérinientale dans l'utilisation des 
<< bouldozeurs * qii'on avait tendance à employer avec u n e  K lame 
niveleuse continue : par la suite, on a utilise cette machine avec une 
pelle qui ressemblait à un rAteau muni de  grandes dents qui laissaient 
échapper la terre et la rriousse. On avait aussi appris, avec les années. 
à ne  pas travailler ceite terre. qu'on appelait en langage abitibien 

gumbo M ,  par des temps trop humides ni quand les souches étaient 
trop vertes, c'est-à-dire trop t6t après que les arbres avaierit été enle- 
vés. Quelques colons avaient essayé de labourer avec des chevaux, 
mais dans la plupan des cas les chevaux s'esquintaient à traîner la 
charrue aussitôt qu'elle etait plantée, et i l  arrivait trks souvent que 
le charretier doive atteler les chevaux à l'arrière de la charriie pour 
l'arracher du sol. 

Face à ce problènie, le Syndicaï, suivant le conseil d'un agro- 
nome contrôleur de la Société, f i t  l'acquisition d'un tracreur de ferme 
d'une puissance de vingt chevaux vapeur, avec une capacité ordinaire 
de  deux versoirs, dans des terres nortnales. Dans le sol de Guyenne 
cependant, un seul versoir lui donnait du fil à retordre, et a certains 
endroits oh le gumbo était particulièrement compact, on l ' a  vu sou- 
vent se cabrer tout à coup et, le moteur ayant étouffé, demeurer sus- 
pendu, le train avani dans Ics airs, jusqu'à ce que le conducteur décide 
d e  le tirer de certe position incommodante.. . Labourer dans ces condi- 
tions n'ktait pas ce qu'il y avait de  plus intkressant, et on ne pouvait 
labourer de  grandes étendues par jour;  par contre, quand on voyait 
de beaux morceaux de  terre sortis du néant et sillonnés par la charrue, 
cela nous charmait l'oeil et le coeur aussi. Déjà, nous pensions aux 
semailles du printemps suivant.. . et aux récolres.. . elles. ah ! Les 
vrais habitanrs, leur coeur ne bar que pour voir cela : Je pays qui 
s'agrandit ! 

Nous étions rendus à l'automne de 1949. car deux ans  s'étaient 
écoulés avant que la décision d'acheter un tracteur ne soit prise, et 
pour le priiiteinps de 1950. le Syndicat proje.tait d'acheter un semoir 
à disque. I I  y aurait donc bien des espoirs qui seraient combles ! 
Enfin, les semailles allaient se faire vite et a teinps ! Deux colons se 
sont achetés des tracteurs individuellement, en mèmc ternps qiie le 
Syndicat. Ils se sonr occupes surrout de herser le terrain. Le tracteur 
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du Syndicat a donc été mis au service des colons-agriculteurs. avec 
le semoir. Toutes les dépenses d'exploitation étaient inscrites au 
compte du Syndicat : salaires, entretien, carburant. réparations . tout, 
y compris les dépréciations, faisait partie de son passif. Comme 
revenu, cependant, on n'inscrivait que le travail fait chez les colons 
avec les instruments oratoires : charrue, herse. semoir et autres ins- 
t rurnents,  tandis que le tracteur, lui, servait à plusieurs secteurs d'ac- 
tivités ; les travaux de consiruction. le rransport de matériel, niErne 
les opérations forestières en ont bénéficie, pour sortir le bois de la 
forêt, au printemps. quand les chevaux ne pouvaient suffire à la tâche. 
t e s  revenus de ces travaux n'étant pas inscrjts a u  compte du Syndicat, 
le bilan de  fin d'année laissa donc apparaître u n  déficit ! l 'avais été 
le premier opérateur et je dus répondre à bien des objections des 
membres qu i  critiquaient le déficit sans pouvoir vraiment juger des 
faits. Ils n'avaient pas toujours les niots doux pour l'opérateur qui 
se démenait pour rétablir les faits de son mieux. 

Le nombre de tracteurs avait augmenté. le hersage entre les 
digues ne se pratiquait plus et la responsabilité de l'abattis avait été 
remise à chaque colon, si bien que le service « tracteur de  ferme m 
ilait devenu moins nécessaire ; on m'offrit de l'acheter à un prix que 
je jugeai convenable et j'en fis l'acquisition aux conditions qu'on nie 
proposa. La condiiion principale était que je continue de donner le 
service pour les semailles. I l  était temps que ce soit fini, les déficits 
avec le tracteur *, de dire quelques membres à l'assemblée générale 
suivante. Quelques jours plus tard, quelqu'un nie dit : e Tu as éré 
chanceux de pouvoir acheter a ce compte-la ! ,> Je ne sais pas laquelle 
de ces deux affirmations i l  ine fallait retenir, mais je sais que je 
n'avais pas agi en fonction ni de l'une ni de l'autre. Je n'avais écouté 
que mon grand désir d'accéder à l'agriculture le plus vite possible! 
Déjà. à ce moment-là, j 'avais le pressentiment que l'agriculture serait 
le moyen de gagner ma vie sans avoir B faire des courbettes devant 
des patrons et sans avoir à subir les récriminations de compagnons. 

Un N mort.lin ù scie H à forfait 

Dès le début, des ententes furent faites sur la nécessite d'avoir 
du bois de sciage pour construire les maisons et les granges de la 
paroisse. Lors de  la construction des vingt premières maisons, on 
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avait été obligé de faire des échanges et même des achats volumineux 
d e  bois de sciage. À l'avenir, on ne voulait pas que cela se repère. 
On avait le bois et il suffisait que l 'on signe des ententes pour le faire 
scier à forfait, sur place ; on pourrait le faire * planer II ensuite. quand 
ce serait nécessaire. La rivière se prètait bien au site de ce moulin, 
près du village. Dès que les ententes ont été faites, on procéda à 
l'érection d'un barrage pour obtenir la crue des eaux nécessaire au 
flottage du bois avant de le scier. La réserve de billors de bois mise 
à l'eau pendant l'hiver pouvait ensuite facilement être << dravee n 
jusqu'au moulin durant le printemps et l'été, temps beaucotip plus 
propice pour les installations de sciage de ce genre. Le moulin était 
actionné par un moteur à essence diesel, dont la capacité suffisait à 
faire fonctionner efficacement les machines élémentaires d'un moulin 
à caracrère semi-permanent. Dans les environs du moulin, les bkhe-  
rons pouvaient donc couper des billots et les transporter immédiate- 
ment, avec des chevaux. sur la glace de la rivikre, pour être prêts,  
tOr au printemps. à profiter de la crue printanière pour faire la drave. 

Ln coopérarive d 'élecrriciré d 'Abitibi-Ouest 

L'année 1952 fut marquée d'un grand Cvénement. En effet, la 
Coopérative d'électricité d'Abitibi-Ouest venait d'être fondée et, avec 
le * Service de l'électrification rurale 9. e!le se préparair à desservir 
presque touies les localités de notre région. Des approches ont étS 
faites pour connaître les conditions nécessaires pour bénéficier de ses 
services. Étant donné que c'était une coopCrative, ses exigences s'ex- 
primaient en termes de parts sociales : le nombre de milles a parcou- 
rir avec les lignes déterminait le iiombre de parts. Le prorata &air 
fixé à trois parts de 100 $ par mille parcouru. Le nombre d'aspirants 
étant connu, le Syndicat é!air en position de payer les pans du capital 
social et il régla le tout après avoir consulté les membres et établi 
leurs capaciti de remboursement. La coopérative annonça que I'ins- 
tallation était prévue pour l'année suivante. Au cours de I'été, I'éner- 
gie invisible viendrait actionner nos instruments ! Des instrunients, 
i l  n'y eri avait que très peu. C'était l'éclairage que nous attendions 
avec le plus d'impatience. Jusque-18. l'éclairage se faisait a la lampe 
à I'hiiile ou au  naphta et nous connaissions bien la faiblesse de l'un 
et les dangers de l'autre. II y avait aussi Ics instruments ménagers 
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conime la lessiveuse. qu'il fallait faire hnciionner avec des moteurs 
à essence. De plus nous avioiis tous hâte de pouvoir posséder un réfri- 
gérateur ménager. Dans nos bâtiments de ferme où nous avions déjà 
quelques ariimaux, le fonctionnement de  la pompe à eau pour la mai- 
son pourrait e n  même temps fournir l'eau nécessaire pour les bes- 
tiaux. Quand tout s'est mis en branle, je crois que le plus énierveillé 
c'était moi. Pour la première fois, j'avais le bonheur d'habiter de 
façon permanente une maison où l'on bénéficiait de l'usage de cet élé- 
ment merveilleux ! 

Les organismes et mouvements existants 

Voici maintenant un aperçu, bien sommaire cependant, des niou- 
vements qui  existaient dans la paroisse après qu'elle fut organisée, 
et dans lesquels j'ai oeuvré avec toute iiia famille. 

Je ne traiterai pas de  l'importance de chacun. Je m'efforcerai de 
les présenter dans l'ordre de leur fondation. Il ne s'agit pas ici d'une 
évaluation, car ils ont tous été iniportants, pour moi du moins! Ils 
avaient chacun leur secteur d'activités respectif et les lecteurs recon- 
naîtront quelques mouvements qui existent encore aujourd'hui. Tout 
en  faisant ce tour d'horizon, je signalerai les mouvements dans les- 
quels j'avais des responsabilités et ceux auxquels j ' a i  participé comme 
directeur-fondateur. 

Le syndicat locnl de 1 ' Uizioiz cutllol igue des cultivareiirs 

A peine quelques jours aprés Inon arrivée, ç n  1947, alors que 
j'étais encore célibataire et que je résidais au chantier, le Syndicat 
de  travail annonça pour l'année e n  cours et aussi pour les années sub- 
séquentes. la fondation d'un mouvement M d'étude qui ne ferait que 
* cela B .  disait-on. On entendait par là l'Union catholique des cultiva- 
teurs (U.C.C.) q u i ,  dans le temps, fonctionnait au plan local sous la 
forme d'un syndicat professionnel et impliquair ses membres dans des 
actions d'entraide et d'étude, et faisait des revendications pour toute 
la classe agricole. J'ai toujours apprécié l'utilité de cet organisme au 
palier local. La première raison qui m'incitait a y croire était qu'il 
permettait de nombreuses rencontres entre cultivateurs dans leur 
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milieu de vie naturel : la paroisse. Il leur permettait, comnie membres 
2 la base d'un mouvement, de faire valoir leurs idées par des interven- 
tions au niveau paroissial et, par le truchement des fédérariotis, de 
faire connaitre leurs opinions aux niveaux régional et provincial. Au 
plan provincial, I'U .C.C. est devenue 1'U.P.A..  c'est-à-dire que nous 
sommes finalement passés de  l'Union catholique des cultivateurs à 
l'Union des producteurs agricoles, à cause des différentes transforma- 
tions des associations et de l'agriculture de notre province. 

Un  soir, le bureau de direction du Syndicat de iravail a convoqué 
tous les membres pour la fondation d'un organisme qui prendrait en 
charge les études paroissiales. Le Syndicat voulait expliquer comment 
il désirait voir s'établir le partage des responsabilités. Les niembres 
du bureau de direction expliquèrerit donc séance tenante qu'ils étaient 
prêts à céder la préparation des schémas d'études et leur exécution. 
Il y avait cependant quelques conditions qu'il faudrait respecter, dont 
voici les deux principales : la première, que les études suggérées par 
le Syndicat soient exécutées en premier lieu ; la deuxième, que le 
Syndicat de  travail se gardait Ic pouvoir de régler les mésententes e n  
cas de litige. Puis, avec la fondation de  l'organisme obligation était 
faite à tous les membres de participer aux études sous peine de sanc- 
tions sévères prévues aux règlements. Pour qu'il y air commun 
accord, i l  serait exigé que les niembres du Syndicat de travail soient 
également membres de I.U.C.C.,  et pour ce faire on instaurerait la 
retenue à la source des cotisations des niembres. Nous avons été 
parmi les premiers, chez les cultivareurs, à connaître le prélèvement 
des cotisations a la source. Les sanctions pour les manquements aux 
réunions d'étude ont varié selon les étapes. Un jour, on nous a 
annoncé qu'elles avaient été Crablies, pour une absence, à 7'62% des 
gains de la semaine, somme retenue aussi directen-ient. 

Pour bien situer les lecteurs dans le contexte des études, je vais 
donner une petite idée du calendricr des réunions que nous devions 
respecter, surtout les premières années. En premier lieu, disons que 
la paroisse était divisée en plusieurs secfeurs que nous appelions 
* équipes d'ttude >? ; ces dernières devaient se réunir trois fois par 
mois dans les rangs, pour discuter des sujets proposes par I'U.C.C. 
et une réuni011 gtnérale d'élude devait ëtre tenue également, une fois 
par mois, au centre, pour compiler les rapports apportés par les équi- 
pes des rangs et procéder à un forum. À la suite de cette dcrnièrc 
réunion, i l  devait y avoir élaboration d'un règlement pour le Syndicat 
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de travail, nous devions parfois revenir de  nouveau, sur convocation 
du Syndicat pour adopter le règlement légalement ! 

Vers la fin de l 'année d'étude q u i  suivit la fondation, soir au 
début de l'année 1948, une vacance s'est produite au bureau de direc- 
tion de 1'U.C.C. et j'ai été nommé pour le reste du terme ; j ' y  suis 
aussi revenu par  la suite, à quelques reprises. C'est ainsi que, quel- 
ques années plus tard, au cours d'un de ces termes à la direction de 
1'U .C.C. tocale, soit en 1953, année ou l'association professionnelle 
a tenu son congrès diocésain à Guyenne, l ' a i  prononcé une petite cau- 
serie sur les ondes de la radio régionale, pour lancer une invjtation 
a tous les membres. J'ai conservé le texte de cette causerie comme 
un souvenir des heures heureuses où j 'ai  apporté mon humble partici- 
pation à ce grand mouvement. J'en reproduis le texte ici ; on remar- 
quera à la lecture combien nos idées ont changé. Ma causerie date 
de la belle époque ! 

RDle er bienfaits de 1'U.C.C. 
dans la paroisse 

L'association professionnelle est à la fois une oeuvre d'éducation 
et une oeuvre à portée économique. destinée à favoriser la santé 
sociale. Telle est et telle doit être L'Union catholique des cultiva~eurs 
qui, tout le monde le sait, a pour mission de défendre les intdrèts 
gknéraux de la profession agricole, afin de rendre I'agriculnire plus 
payante et d'assurer une plus grande stabilité à ceux qui en vivent. 
L'U.C.C.,  on ne peut se le cacher, a certainement réalisé déjà beau- 
coup de choses. Si elle a pu atteindre des résultats, c'esi qu'elle a 
fait un travail immense d'éducation. 

Comme moyen d'éducation. elle doit atteindre la jeunesse et les 
adultes de nos paroisses rurales, surtout par le moyen des Cercles 
d'étude. Par là. on connaîtra les problèmes de la paroisse et on ten- 
tera de les résoudre ; les jeunes prendront conscience du rôle qui les 
attend. Pour qu'il y ait de  l'ordre et de la bonne entente dans la 
paroisse, i l  faut que tous connaissent I'imponance du bien commun. 
et que chacun y iravaille pour sa part ; que chaque citoyen sache qu'il 
a des responsabilités du fait inême de sa vie en société. Dieu a voulu 
que la vie en société soit le nioyen norrnal pour tout homme de parve- 
nir au plus grand bien-être intellectuel et moral. Cependant, l'âge 
d'or du Paradis terresire est chose du passé et notre vie sociale a 
revètii un caractère de lutte et de faiblesse. Les progrès que nous con- 
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naissons ou que nous ambitionnons. qu'ils soient d'ordre mattriel. 
intellectuel ou nioral. ne bont que le développement ardu par I'educa- 
rion. qui va nous conduire vers les sommets. Laissé à lui-rnênie. 
I'honime oublie facilement que les principes directeurs de ses activi- 
tés doivent partir d'en haut. Nos problèmes doivent se régler par le 
sommet. Que chaque citoyen, à tous les degrés de l'échelle sociale, 
soit consciencieux, loyal et renseigné, et nos problèmes matériels 
trouveront bientdt des solutions inespérées. 

Chaque paroissc a naturel lement une tête dirigeante, ordinaire- 
ment un conseil niunicipal. Chez nous. à Guyenne, c'est le Syndicat 
de travail qui a en main les destinées de la paroisse. au point de vue 
social. Nous y voyons des hommes compétents. sans aucun doute. 
et renseignes sur les besoins de la paroisse. Mais ces dirigeants sen- 
tent la nécessité d'étre appuyés dans leur travail et sunout le besoin 
d'ètre éclairés, afin d'appliquer des règlemenis qui seront conformes 
aux besoins gknéraux de la paroisse, Aucun secours ne s'est révélé 
plus efficace que les cercles d'étude organisés par le syndicat local 
de 1'U.C.C. De plus, cetie étudc organisée donne l'habitude d'en 
arriver a une entente facile entre les membres. En effet, la discussion 
en tête à tête change les gens. en leur apprenant 2t céder à I'occasion 
une partie de leurs opinions en faveur d'une opinion générale plus 
parfaite, en vue d'un bien économique ou social qui favorisera le bien 
de l'ensemble et oh chacun puisera ensuite le bien particulier qu'il 
ambitionne. 

Le c6tE moral n'a pas été délaissé, non plus. Membres et direc- 
teurs sont toujours heureux de profiter de la prCsence ei des enseigne- 
ments du prètre. du curé. a l'occasion de I'ktude de la doctrine 
sociale de l'Église, pour maintenir les principes de base, éclairer, 
conseiller et rnême corriger ; en somme, il nous faut le pretre pour 
maintenir la boussole vers le seul but qui compte à travers les péripé- 
lies de la vie. Tant que tous nos chemins conduiront à l'église et que 
nous alignerons nos clochers, tant que nos prêtres seront des anlis 
qu'on respecte et des conseillers qu'on écoute. notre Foi et nos Tradi- 
tions seront sauvegardées. Nous ambitionnerons alors moins de deve- 
nir des millionnaires que d'avoir des vies d'hommes pleinement 
vkueç. 

Nous concluons en disant qu'à cause de l'aide qu'elle apporte 
panout et de la bonne marche de la vie paroissiale. 1'U.C.C. est 
comnie la mère des autres sociétis telles que les coopéraiives agrico- 
les ou de consommation et les Caisses populaires. .. C'est une puis- 
sance qu'il faut utiliser à 100 %. Les résultats du passC sont un gage 
d'espérance pour l'avenir. 
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Poiir mieux vous convaincre de lnut cela. joignez-vous au grand 
nombre des congressistes que nous attendons à Guyenne, le mardi 
15 septembre. Homnies. femmes. jeunes gens. jeunes filles. vous 
êtes tous invités. Comme preuve que les dames y seront intéressées, 
Ic progranime de la journée cornprend une causerie donnée par ilne 
dame de la région, ce qui ne manquera pas d'intérèt. Que ce soit le 
plus beau congrès de 1'U.C.C. chez nous ! A titre de président local,  
je souhaite a toute la population rurale de l'Abitibi, la plus cordiale 
bienvenue à Guyenne, le mardi 15, pour ce grand congrès. 

À bieniôt donc, et merci ! 

Cette causerie avait été enregistrée quelques jours à l'avance au 
poste CHAD à Ainos, et elle a été retransn-iise à LaSarre. 

Si rios idées personnelles n'ont pas changé, il faut dire que toute 
la vie qui nous entoure a changé. Elle s'est industrjalisée ? Je crois 
simplement qu'elle a laissé ichapper des valeurs de base ! 

Le Ce)-cle des feriniÈ.res 

II y avait déjà plus d'un an  que les premières familles étaient arri- 
vées, et les hommes se réunissaient souvent pour érudier et pour pren- 
dre des décisions, pour fonder des groupes et pour réglementer. Mais 
les épouses, elles, n'avaient pas, ou a peu près pas, d'occasion de 
se rencontrer et de discuter ensemble. Au bureau de direction de 
I'U.C.C., où je venais d'erre nomnié, u n e  suggesrion d'un directeur 
du Syndicai fut discutée, à savoir si le remps n'était pas propice à 
la fondation d'un Cercle des fermières. Par ce moyen, on voulait per- 
niettre à nos épouses et à leurs grandes filles de participer à leur façon 
à I'évolution de la colonie. On me chargea de demander à mon épouse 
de prendre les informations nécessaires à la fondation d'un Cercle des 
fermières o u  d'un groupe de 1'A.F.E.A.S. 

Ma femme n'est pas une personne à laisser [rainer les choses en 
longueur, aussi les informations furent-elles obtenues très rapide- 
ment ,  et d'après ces dernières, la seule possibilité était la fondaiion 
d'un Cercle des fermières, parce que le territoire de l'Abitibi n'était 
couvert que par cet organisme, dans ce domaine-là. En comrnuni- 
quant cette nouvelle à ses compagnes, rna femme a   lu sieurs 
objections, donr la principale était qu'on redoutait le Cercle des fer- 
mières parce que c'était un organisme gouvernemental et que l'on ne 
pouriail rien y mener. Sur ce point, bien sûr, i l  y avait des objections 
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sérieuses quant aux principes d'orgariisarion de certe société, surtout 
en comparaison de ceux de la colonie. On craignait que le conseil 
local ne puisse avoir assez de latitude par rapport à ses propres études 
et décisions. Ces craintes étaient plus nu nioins fondées, riiêrne si on 
en a fait une petite montagne, a ce moment-là du moins. La décision 
a finalement été prise de fonder un Cercle des fermières. 

La fondation a eu lieu sous la surveillance d'une technicienne du 
Ministère ; elle coniiaissait la famille d 'une de nos femines depuis 
assez longtemps, et elle a suggérée qu'elle soit nommée présidente, 
suggestion que l'assemblée a suivie d'ailleurs. .. Même avec u n  rôle 
secondaire, ma femme est toujours resrke fidèle à I'orgaiiisation 
qu'elle avait fait naître. Dès sa fondation, le Cercle des fertnières a 
commencé ses activitds et ses érudes. 11 a suscité de très grands 
enthousiasmes et rendu de très grands services non seulernent à nos 
épouses, mais a toute la paroisse. 

Le Cercle Lacordaire 

Ail cours des années quarante,  les cercles Lacordaire et Sainte- 
Jearine-D'arc, cercles antialcooliques. connaissaient une popularité 
grandissante. Dans nia paroisse d'origine, Mont-Laurier, les mem- 
bres étaient nombreux et d'une assez grande vivaciré. Ils avaient éta- 
bli des coriiités de rwrutement et la mère de ma furure épouse érait 
membre de l'un de ces cornités. Vous comprendrez maintenant corn- 
nient i l  se fait que lorsque je suis arrivé en Abitibi, je me trouvais 
déjà détenteur d'une carte d'abstinence torale du Cercle Lacordaire ! 
Ma petite atnic, qui avait été recrutée par ma mère, ni'avait a son 
tour recruté ... et lorsque j'ai quitté Mont-laurier, [na carte et riion 
dossier ont é ~ é  transférés dans la région aliitibienne ! Un dimanche, 
le curé desservant Guyenne a annoncé pendant le prone : u Une réu- 
nion aura lieu, cet après-midi, à Launay. organisée par Ie Cercle 
Lacordaire ; tous ceux qui sont intéressés par ce mouvement sont invi- 
lés à se joindre aux citoyens de chez-rious, si voiis pensez que c'est 
une bonne affaire ! u 

Je me suis rendu à la réunion. Mon temps de noviciat étant 
révolu, je fus reçu membre ; puis. après l'assemblée, les dirigeants 
diocésains m'ont rencontré pour s'informer s'il ne serait pas opponun 
de fonder ui i  cercle à Guyenne. dans un avenir procliain. C'irait ii 
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l'automne de 1948, quelque ternps avant mon mariage, et lorsque 
celui-ci fut célébré, le processus s'est mis en marche. Il y eut une 
première réunion pour connaître les intéressés et, étant donné qu'ils 
étaient assez nombreux, quelques canes onr été signées, quelques 
membres ont été transférés. et. .  . 4< C'est suffisant pour établir un 
sous-cercle .>, ont déclaré les dirigeants. Et ils nous ont laissé les lis- 
tes d'inscription des membres A mon épouse et à moi, et nous sommes 
devenus les dirigeants temporaires qui devaient s'occuper de I'ins- 
cription des futurs membres. C'était d'un embryon de cercle déjà bien 
en vie dont nous sommes devenus tous deux responsables. Les règle- 
ments de ce groupe sont très sévères ; on ne badine pas quand on est 
aux prises avec des problèmes d'alcoolisme et, même en ce temps 
où l'on croit que les idées n'étaient pas très avancées, nous savions 
que ce vice était aussi une maladie qui faisait des ravages énormes. 
En effet. tes cercles Lacordaire sont les innovateurs des centres de 
désintoxication, des cliniques c( Domrémy », par lesquels ils tentent, 
souvent avec succès, de redonner à un individu ses facultés normales, 
à condition bien entendu qu'il démontre une volonté franche et sin- 
cère de n e  plus recommencer à boire.. . et de  prendre les moyens 
nécessaires pour y arriver. Ce n'est pas facile, mais ces cliniques ont 
fait des merveilles, et ceux q u i  on! vécu le problème sont en admira- 
tion devant ces découvertes. 

Mais quelle rkception sera faite à ce mouvement dans notre 
milieu clos? Exactement la m&me que pour les autres mouvements 
dont les règlements correspondaient Ii ceux du Syndicat. On se rap- 
pelle que le contrat de membre prévoyait des sanctions sévères pour 
les personnes qui faisaient usage de boisson ; par conséquent, tous 
ceux qu i  croyaient en une direction unique er immuable pour la colo- 
nie, c'est-à-dire le Syndicat, s'opposaient à une telle fondation pour 
éviter des erreurs de coordination. 

Quelques-uns disaient que ce n'était pas nécessaire, étant donné 
la protection fournie par la clause du Syndicat, et ils déploraient tou- 
tes les dépenses inutiles, le gaspillage des cotisations qui leur appa- 
raissaient irès élevées, ce qui n'était pas absolument faux. Si nous 
voulions un jour administrer nous-mêmes notre cercle, i l  fallait pré- 
voir des fonds. 

L'histoire de ce niouvernent a fait son petit bonhomme de chemin 
et elle nous a menés à la fondation d'un cercle. e n  1951. Cnétait un 
cercle déjà bien vivant. 
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h Ligue dti Scicré-Coeur 

Mouvement religieux, la Ligue du Sacré-Coeur affichait une 
grande devotion au Sacré-Coeur. La ligue a étC ~tiise sur pied quelque 
temps apres que notre curé résident a 6té nommé. Le précepre d e  !a 
messe dominicale, il fallait le voir non pas comme une obligation 
mais comme quelque chose que l'on intègre à sa vie. Il en était de 
même pour la cornnunion mensuelle et les heures saintes du premier 
vendredi de chaque mois, que nous respections comme un engage- 
ment libre de la ligue. Ces derniéres étaient les pratiques incitatives 
du mouvement ; par la  dévotion au Sacré-Coeur, nous nous devions 
d'agir comme l'élite de la société et de créer une influence favorable, 
prelive de notre foi vis-à-vis de tous nos concitoyens. 

Lors des grandes cérémonies religieuses, les dirigeants portaieni 
la bannikre, de même que la colleretre et l'insigne ; ceci ajoutait de 
la splendeur à nos cérémonies religieuses. C'est comme cela que ça 
se passait dans les paroisses, * dans ce temps-là *, ce qui a fait dire 
a plusieurs qu'il y avait trop d'apparat ! J'espère a u  moins qu'ils ne 
se sont pas trompés ! 

h Confrérie des Dames de Sainte-Anne 

La Confrérie des Dames de Sainte-Anne, autre association reli- 
gieuse, a été fondée elle aussi lorsque notre curé est arrivé. Les mem- 
bres de ce mouvement avaient des convictions et des devoirs religieux 
qui ressemblaient un peu h ceux des ligueurs du Sacré-Coeur, mais 
incitaient peut-être un peu plus à la piété, en attirant l'attention sur 
la vie de leur patronne, Sainte Anne. JAS Dames devaient elles aussi 
hisser leur bannière, lors des cérémonies religieuses, et les dirigean- 
tes du mouvement arboraient des décorations personnelles. Les 
Dames de Sainte-Anne étaient l'élite féminine de la société. Lors du 
décks de l'une de leur consoeur, elles rendaient les honneurs de la 
Confrerie à la défunte. Toutes leurs démarches étaient empreintes 
d 'un respect, d'une piété beaucoup plus profonde que celle des mem- 
bres de la Ligue. Ces deux mouvements. lorsque la liturgie a coni- 
rnencé son renouveau, ont connu eux aussi des développe~nents diffé- 
rents. 11s ont adoplé une attitude d'étude et d'échanges beaucoup plus 
prononcée. 
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Ln Caisse populaire 

Après quelques années, alors que j'avais été nornmé de nouveau 
membre du bureau de direction de I'U. C.C., cette fois comme prési- 
dent, nous avons convenu de convoquer les membres pour leur 
demander de faire un sondage d'opinion relativement :d la fondation 
éventuelle d'une Caisse populaire, h Guyenne. Beaucoup de membres 
du Syndicat étaient toujours d'avis que l'autorité paroissiale, le 
Syndicat . devait demeurer unique. i l  est toujours difficile de discuter 
d'un point litigieux de nature. comme celui de l'épargne et du crédit 
qui étaietir administrés depuis l'ouverture par le grand patron. les uns 
prétendaient que les économies des colons étaient déjà suffisamment 
drainées par l'épargne obligatoire du Syndicat . Les autres argumen- 
taient que cela créerait un dédoublement, voire une concurrence à u n e  
sociéré qui existait dkjà et qui avait la compétence nécessaire pour 
agir dans ce domaine. Par conséquent, on considérait que cette nou- 
velle venue ne serait qu'une w nuisance % .  Malgré les opposants, dont 
le témoignage avait de la valeur. l'étude suivit son cours normal. En 
réalité, toures ces opinions confrontaient les membres avec de gran- 
des réalités. II y avait une contrepartie, cependant : les membres 
allaient-ils demeurer enrblés dans un sy sième d'épargne obligatoire 
qui. en général, contraignait les salariés les plus faibles à vivre avec 
des tnarges de revenus plus étroites ? Les membres n'auraient-ils 
jamais l'opportunité de pratiquer une forme d'épargne qui serait au  
diapason de chaque faitiille? Quant h moi, comme président, je ne 
pouvais irop donner mon opinion, surtout en public. Cependant, 
rnême si je pensais que le partage de l'autorité entre plusieurs organis- 
riles pouvair causer quelques préjudices, le fait de  pariager Ies postes 
de responsabilité entre plusieurs personnes dans la paroisse, apportait 
selon moi u n  aspect positif à la vie coopérative que nous pratiquions 
déjà. Apprendre à route la population à participer à l'évolution de  la 
paroisse était un gain très appréciable. Le résultat de I'étude finir par 
se concrétiser dans la fondation d'une Caisse q u i  ne débuta pas de 
façon trks florissanie ; niais, petit à petit, I'épargne s'est accumulée 
et on a fini par instituer un systèrne de crédit.. . un petit système de 
crédit! JI a pris de l'importance peu à peu. au fur et à mesure que 
l'épargne s'accumulait, et, lentement mais sûrement, la Caisse popu- 
laire a fait son apprentissage. Elle comtnençait à rendre des services 
vraiment apprkciables. Je me suis retroiivé, en 1953, parmi les 
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direcreurs-fondateiirs, ce qui m'a permis de connaître le fonctionne- 
ineiit du système d'épargne et de crédit. le rôle que jouent les banques 
dans les affaires de chacun. quand on s 'en sert, sunout quand on s'en 
sert bien ! 

E'organisarion des jelu er des loisirs 

Toutes les fois que l'occasion le permettait. les adeptes de  la 
balle-molle se réunissaient sur un terrain qu'ils se réservaient, au coin 
sud-est du lot 49 réservé a la fabrique et sur lequel a été consiruite 
la chapelle qui disparut un jour dans u n  incendie. et oh fut  construit 
le presbytère. C'était apparemment le lieu qiii convenait le mieux à 
leurs joutes sportives. car it se trouvait en plein centre de In paroisse. 
Après l'arrivée des familles, tout le monde a été invité 2 se joindre 
aux joueurs pour les encourager, et on demandait niême parfois à un 
spectateur de remplacer un  meinbre de l'équipe qui  devaii s'absenter 
pour quelque teinps. La journée se passait dans u n e  atmosphère de 
plaisir et de détente pour tout Je inonde, sans qu'il existe aucune 
société pour régir les loisirs. On jouait pour jouer. pour s'amuser. 
pour se rencontrer. Ce dernier poiiit avait bien de l'importance. On 
voulair se divcrrir et ça réussissait bien. 

Après avoir évolué de façon normale, aprks avoir pris de I'am- 
pleur en tant qu'équipe et avoir évolué sur les champs de balle des 
autres paroisses, les gars de  Guyenne en sont venus à l'idée que, pour 
pouvoir assurer une  continuité dans le domaine des sports (la ballc- 
molle, le hockey et quelques autres disciplines), il faudrait fonder un 
organisme afin de demander de l'aide, des subventions des gouverne- 
rients POUF aménager des terrains qui seraielit conformes aux normes 
de ces jeux. C'esr pourquoi, en 1953, on a annoncé la formation 
légale et officielle de l'Association sportive de Guyenne. Des capi- 
taux ont été prévus pour cette fondation et des cotisations, payables 
a chaque année, ont été inscrites comme capital sacial. On espérait. 
par ces moyens et avec l'expérience que l'on avait de ces mouve- 
ments, avoir u n  jour la possibilité de jouer sur des terrains qui 
seraient plus intéressants ; on coniniença imrnkdiatement à préparer 
le terrain de balle, puis l'automne ce fut le tour de la glace, entourée 
de palissades, qui sera toujours déiieigie à la main, à la petite pelle.. . 
pour chaque joule ! Pour le moment, c'étaient des installations de for- 



74 Guyenne 

tune mais elles ont évolué à leur guise en aitendant que le temps 
arrange tout pour le mieux. 

Une forme de loisirs que je ne voudrais pas passer sous silence, 
les soirées de danse et de chant. Elles avaient la forme d'une soirée 
canadienne, et elles s'organisaient le plus souvent au sortir de  l a  

+ - grand'messe, . s r i - ' & - ' ê t r e  ., . , --aison, 
. . . . m-ce rn-pwmii d e r  dan- 

. . .  l ? F m v - v  , . s w - s ~  souvent, allait 
. . 

l @ a w i r é ~ ~ ~ - ~ u  des histoires 
qui rendaient les coeurs gais et faisaient oublier les misères de  la 
semaine, les cafards du travail en équipe, car c'était dans ces rencon- 
tres que l'on pouvait le mieux dissiper certains méfaits du travail. Le 
travail ne fait pas mourir, les colons aiment le dire, mais quand o n  
a des tiraillements, ça rend la vie monotone et difficile ; bref. quand 
on vit aussi près les uns des autres, la santé physique ne peut alter 
sans ta santé mentale. Donc, disaient les colons, profitons-en pour 
s'épivarder w .  

Les danses canadiennes, les t. sets carrés n, etaient à l'honneur 
dans les soirées. Quand on s'arrêtait pour se reposer, on laissait ordi- 
nairement place à l'initiative des participants. Parfois, il fallait com- 
mencer par en prier n quelques-uns. mais on finissait toujours par 
avoir une participaiion intéressante. . . C'est Paul qui racontait I'his- 
toire du M béyeux N qui disait à sa merc, le lendemain, qu'hier. chez 
sa blonde, la meule était dans le .< silon (salon} ... Thérèse, Antoi- 
nette et Françoise qui aiinaient bien interpréter les chansons du  reper- 
toirc de la bonne chanson », finissaient roujours par nous faire 
embarquer avec elles ! II y avait aussi Arthur, qui s'amusait à faire 
du * coq a l'âne n, et des groupes de jacistes qui nous communi- 
quaient les chansons er leurs derniers sorivenrrs du mouvement.. . Ces 
moments sont inoubliables, ils son1 restés gravés ! Dans cette atmos- 
phère, les soirées passaient sans qu'on les voie, et chacun s'en pro- 
niettait u n e  autre pour te dimanche sui\lant. C'étair, j'en suis bien 
conscient aujourd'hui. la goutte d'huile capable d'cmpêcher [out un 
mouvement de u grincer N.. . La befle époque ! A l a  balle, je ne pre- 
nais pas souvent part aux parties corntnc joueur. je me sentais nieil- 
leur comme spectateur ... et entre les bons coups des joueurs, j e  me 
plaisais à jaser d'agriculture, de mécanique, de  tracteurs surtout. On 
rtie surprenait niêrne parfois à parler d'activités foresrières ! Pour ce 
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q u i  est des soirées, là aussi je me plaisais beaucoup : j'aimais bien 
danser quelques * sets n avec mon épouse et ,  pour ine reposer, je 
piquais quelques brins de  jasette ou bien je me mêlais à un groupe 
de chanteurs. Les danses modernes ne se dansaient pratiquement 
jamais, d'ail leurs nous ne les connaissions pas. 

Le Cercle des éleveurs 

Aussitôt que les colons eurent acheté leurs premières vacties et 
qu'ils eurent 1'in.tention de faire l'élevage pour augmenter le nombre 
des betes du cheptel, le problème de la reproduction s'est fait sentir ; 
er puisque les vaches que nous recevions du ministère de la Colonisa- 
tion venaient des troupeaux améliorés du bas de la province, i l  deve- 
nait sage de  n'utiliser que des taureaux de race pure. Pour les vaches 
qui possédaient un potentiel génétique élevé, cela devenait une prio- 
riré, afin d'améliorer les troupeaux qui n'étaient pas trks populeux. 
Les intéressés se sont réunis pour mettre sur pied une organisation 
quelconque. Après avoir consulté des agronomes q u i  leur ont expli- 
qué les politiques du gouvernement fkdéral dans ce domaine impor- 
tant de l'agriculture, les colons en sont venus à une entente : pour 
eux, le meilleur moyen d'élever un troupeau amélioré était d'accepter 
des prêts de taureaux de race pure qu'ils entretiendraient en  commun. 
Ils ont donc formé un cercle des éleveurs dont les dépenses seraient 
soldées e n  commun, et ils ont élu un gardien pour ce taureau, aux 
conditions que cela comportait. Les taureaux étaient échangeables 
après trois ou quatre ans de service, pour éliminer les dangers de con- 
sanguiniié : de cette façon la paroisse a pu profiter des services d'un 
taureau de race pure pendant plusieurs années, sans autres frais que 
ceux d e  la nourriture et de I'eniretien. 

Le Cercle agricole 

Le Cercle agricole a été le dernier-ni, pour ainsi dire, des moii- 
vements qui  ont évolué dans la paroisse. Tl a vu le jour pour la seule 
raison qu'il étair plus facile de se faire attribuer certaines subventioiis 
par son entrernise que par nul autre intermédiaire. C'éraii un dérivé 
de la Société d'agriculture du Québec. sociéré légalement coiistiriiée 
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et dont l'administration était confiée aux agronomes du ministère de 
l'Agriculture. Tous les formiilaires de cet organisme prenaient une 
odeur légale, pour ne pas dire parlementaire. Le Cercle agricole 
pourrait presque se vanter d'être l'aïeul des regroupements agricoles 
indépendants, dont l a U . C . C . ,  puisqu'il a été fondé durant les années 
20. Quand les cultivateurs se sont aperçus que la Sociéré d'agriculture 
deviendrait vire un organisme gouvernemenral, ils ont préféré fonder 
un mouvement de leur propre initiative. Cet organisme avait pour but 
de proinouvoir les bonnes techniques ou encore les bonnes méthodes 
agricoles que le Ministère désirait populariser. Pour y arriver. on 
organisait des rencontres. ordinairement au plan régional, sur des fer- 
mes expérimentales oii l'on se servait des méthodes et des techniques 
agricoles donr je viens de parler. 

Quand les colons eurenr acquis quelque expérience dans le 
domaine agricole, nous avons proposé une étude à 1'U.C.C. : connaî- 
tre les avantages de participer à un  cercle agricole paroissial. Quels 
étaient les engagements et les irnplications. les ententes possibles avec 
notre Syndicat paroissial ? C'est sur ce dernier point que nos futurs 
cultivateurs craignaient le plus. car Its politiques de  deux sociétés 
boiit parfois convergentes. Après avoir tourné le problkme de  tous les 
côtés, nous avons opté pour la fondation d'un cercle, prktendanr 
qu'avec de la bonne volonté i l  y avait possibjlité de faire participer 
les cultivateurs de la paroisse à routes les politiques agricoles de la 
région avancies par le Ministkre, ainsi qu'aux primes. sans préjudice 
pour n'importe quelle société déjà existante. J'étais passablenient en 
faveur de  cette fondation ; les rencontres entre les cultivateurs de chez 
nous et ceux de toute la région iraient pour moi une chose fascinante. 
Je rie trouvais rien de plus valable que de pouvoir discuter des problè- 
mes d'agriculture de la région avec des gens qui les avaienr vécus 
avant nous, ou en d'autres temps, ou q u i  allaient les connaître. Je 
croyais que les renconi res. les échanges, apporteraient une  évolution 
necessaire. une émulation même, qui accélérerait le développemeni 
de notre agriculture. Par exemple, je signalerai le problkme des 
labours profonds, pratiqués par les tracteurs du ministère de la Colo- 
nisation i des profondeurs de 17, 18 cc 24 pouces. Les cultivateurs 
des vieilles paroisses, eux, savaient ce que ça valait. dans quels ter- 
rains ces labours pouvaient être profitables ! Dans Içs vieilles terres. 
ils ne voiilaient pas e n  entendre parler ! Ils savaient que d'enfouir une 
couche d'hiin~us déjà trnp faible ii 24 pouces de profondeur. c'était 
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la faire disparaître à jamais ! Ils savaient aussi que la seule place où 
l'humus pouvait être profitable, c'était dans les endroits où il y avait 
assez épais de mousse de résineux pour pouvoir faire un mélange de 
consistance convenable avec la terre d'argile, et en faire un sol arable 
qui puisse devenir d'une composition normale. 

Les rencontres entre cultivateurs avaient aussi des avantages au 
niveau strictement social et palliaient à notre probleme d'isolement. 
Toutefois, comme ces rencontres nous étaient accessibles en dehors 
des cercles agricoles, nous n'étions pas empressés de recourir aux 
services de ce nouvel organisme que nous avions fondé, en 1954, 
pour connahre tous les avantages que nous offrait le Ministère et y 
participer. 

L'organisation scolaire : le premier couvent-école 

Au début de 1954. nous n'avions pas de conimission scolaire et, 
au département de i'Instruction publique, nous avions le stat-ut de 

centre non organisé a. Nous dépendions donc des ministères de la 
Colonisation et de I'instrucrion pour l'administrarion de nos écoles. 
L'engagement des institutrices était confié h notre curé : le Syndicat, 
lui. jouait le rôle de pourvoyeur et avançait l'argent nécessaire pour 
payer les institutrices en attendant que le gouvernement rembourse. 
D'ailleurs, il en était de même dans d'autres domaines financiers, 
bois de chauffage. réparations et entretien. Jusque-là, nous avions 
toujotirs considéré que c'était la façon la plus économique d'agir. 
Nous avions maintenant une  troisième école, située au bout du rang 
6 et du rang 7 ; elle était du mime type que celle du  rang 5 et elle 
avait également été construite par le Syndicat. Les trois écoles foric- 
tionnaient bien. mais le problème était que l'école du village recevait 
plus d'élèves que les autres et qiie ceux-ci avaient des conditions 
inconfortables. étant donné que l'école Ctait reniplie à pleine capa- 
cité ; d'ailleurs, dans un an elle serait définitivement trop petite. II 
y avait aussi u n  autre problème qui se faisait sentir : certains enfants 
étaient rendus au niveau de la 8e et de la 9e année. er les professeurs, 
pour enseigner à ces niveaux, devaient pratiquernerit être des profes- 
seurs diplômés, ou du moins trks qualifiés. Nous avions souvent eu 
des institutrices qui ne possédaient pas leur diplôme, soit l'équivalent 
du brevet 6 C qui n'est plus reconnu depuis plusieurs années, c'est 
vous dire q u e  nous n'étions pas très encouragés à nous lancer dans 
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I'enseignement des classes plus avancées et, de toute façon. les locaux 
rnanquaienr. Le curé. qui prévoyait ce besoin depuis quelque temps 
déjà, pensait aussi à tous les services que pourraient rendre des reli- 
gieuses dans la paroisse ; et @ce aux relations qu'il avait avec la 
Communauté de Notre-Dame du Perpétuel Secours, de Saint- 
Damien-de-Bellechasse, il avait presque l'assurance de pouvoir obte- 
nir des religieuses qui dispenseraient l'enseignement secondaire. Il a 
donc soumis le projet d'un couvent-école au ministère de I'lnstruction 
publique, ce qui nous a permis d'obtenir une subvention d e  55 000 $ 
pour la construcrion d'une école de trois classes, avec un logement 
pour les religieuses et une salle de  récréation au rez-de-chaussée. Les 
enfants des rangs 4 et 5, partie est, qui n'avaient pas d'école de rang 
et qui demeuraient trop éloignés pour voyager à pied, seraient trans- 
portés en vojture. Le Ministère autorisa le Syndicat à agir comme 
entrepreneur : c'était la première fois qu'un contrat d'utie pareille 
importance était concédé à iine petite coopérative locale. La paroisse. 
fonctionnanr d'après le principe de s i  centre non organisé m. le coût 
total de la construction et de I'ameubleinent demeurait à la charge du 
Ministère. 

La construction a débuté au cours de l'été et à l'automne les reli- 
gieuses étaient au nombre de quatre. Trois d'entre elles dispensaient 
l'enseignement aux neuf degrés et l 'une d'elles enseignait la niusi- 
que ; la quarrième s'occupait de l'entretien du logemeni et également 
de l'entretien du linge d'autel et de la sacristie de l'église. Mais le 
plus grand avantage de cette situërion, c'était de  permettre à nos filles 
de  poursuivre leurs études secondaires sans qu'elles aient besoin de 
s'éloigner de leur foyer. 

Quant à nos garçons, ils devaient. s'ils voulaient poursuivre leurs 
études, aller au Siminaire d'Amos et suivre le cours classique ; le 
cours scientifique n'était pas organisé et, sunout, les ouvertures de 
ce cours sur le marché du travail n'étaieni pas avantageuses pour eux. 
Les bénéficiaires de ce cours étaient voués surtout à l'enseignement 
et les salaires pendant ces années-là étaient vraiment trop faibles pour 
u n  homme devant assumer les charges d'un foyer. 

L.a fondution oficielle d~c rnugnsin coopérarif 

L'année 1954 fut aussi marquée par la fondation officielle du 
n~agasin coopératif, service qui avait été jusque-là gér4 par le Sy ndi- 
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cat de travail. Les années s'étaient succedé et. d 'asseniblée en asseni- 
blée. les opinions avaient évoliié ; un jour on suggéra comme sujet 
d'étude. de connaître les implications de la fondation officielle d'un 
magasin coopératif. Lorsque cette érape serait franchie. i l  faudrait 
connaître le temps opponun pour une telle fondatioti. si I'on jugeair 
qu'elle devait avoir lieu. II y eut de noinbreux échanges d'opinions 
parrni les meiiibres qui démontrèrent clairement leur grand désir de 
voir ce service devenir indépendanr . Ils espéraienr le voir progresser 
et abriier le magasin dans u n  immeuble beaucoup plus convenable. 
On décida donc de la preinière étape. qui était celle de la fondation ; 
quant à la seconde, on se promit de prendre le iemps de roder I'admi- 
nisiration de ce nouvel organisme et de connaître parfaitement les 
possibi!ites, avant de s'engager dans le financemenl d'une const ruc- 
tion que I'on prévoyait coûteuse. 

La fondarion n'a pas été trop laborieuse, car bon nombre de 
niernbres se sont présentés avec une grande partie du capital social 
payé. Ils avaient accurilulé ieurs ristournes de toutes les années, juste- 
ment en vile de ce déparr ! C'est là, disions-nous, que  nous reconnais- 
sions les gars qui n'avaient pas eu peur de faire affaires avec leur 
magasin. Ils avaient la récompense d'avoir plus de capital social payé 
er accumulé ! Les directeurs élus formèrent le bureau de direction et 
nous démontrèrent leur sagesse en continuant d'admjnistrer avec pru- 
dence les biens que nous avions acquis. b r s  de sa fondation, norre 
magasin possédait aussi, comme valeur à son crédit, un inventaire 
suffisant pour fonctionner et q u i  lui appartenait en propre. La situa- 
tion était favorable à un départ en toute sécuriré. 

Le plan économique 

Voilà maintenant quelles ktaienr les possibilités économiques de 
notre société, tant de la part de ses membres que de son avoir propre. 
II s'était écoulé sept ans de travail, d'organisation parfois difficile, 
mais les problèmes n'avaient pas empêché la société comme telle, ni 
ses membres pris individuellement, de progresser. Les débuts avaient 
été trés modestes, poiir ne pas dire très faibles, mais i l  avait fallu peu 
de temps pour arnéliorer cette situation, car il a suffi de cinq ou six 
ans pour que les finances de la société finissent par s'équilibrer. 



82 Guyenne 

E n  voici les saisons. Au début. il fallait rembourser l'emprunt 
relatif à la construction des vingt premières maisons ; dc  plus, les 
complicaiicins liées la vente du bois aux coitipagnies avaient rendu 
notre situation financiére très précaire, mêtne si le gouvernenîent est 
intervenu pour faire vendre le bois. I I  y a eu une période où le bois 
s'est vendu à très bas prix. 

Lorsque ces comptications ont Eté résolues, la socihé a pris un 
essor écoiiomique assez grand. particiilièreruent grâce à la retenue de 
coupe : 3 $ la corde de bois de pulpe ou 5 $ le mille pieds de bois 
de sciage pour lesqiiels le Ministère n'exigeait pas de  paiement. Ces 
somtnes s'accumulant d'année en année dans le fonds de roulement 
ont finalement formé un montant assez considérable. Avec une 
moyenne de 5 000 cordes de bois de papier par année (durant ces 
années on bUchait surtout du bois de pulpe), on peut évaluer assez 
facilement le montant du fonds de roulenient. Il y avait aussi un règle- 
ment du Syndical qiii obligeait les membres à épargner 50% de leurs 
gains bruts pour payer leur maison ou leurs établissements futurs. Cet 
argent contrebalançait les déboursés faits par la société pour préparer 
de nouveaux établissements et en même temps, la dette iniriate s'es- 
tompait assez rapidement puisque, des quarante-ci nq membres, seule- 
ment vingt-cinq s'étaient construits ; i l  restait donc vingt membres & 
travailler et à accumuler l'épargne obligatoire. Il est évident que pour 
les jeunes foyers qui s'organisaient ou pour le pére de famille nom- 
breuse qui était seul à gagner (il y avait des familles où les grands 
garçons apportaient autant sinon plus que le père), les moyens d'orga- 
nisation agricole étaient très réduits. Ils avaient comme seul revenu . . 
la partie des primes d'abattis qu'on appelait cr- 

r.--i54 

m - f  *ie,?I d . .  

8~ S j ~ n f l c n .  Elles devaient être employées spécifiquement à l'achat 
d 'un cheval, d'une vache, d'une charrue, d'un << wagon r .  d'une 
herse. Même si la somme paraît intéressante, i l  faut penser que ce 
qu'il fallait investir pour commencer 2 retirer les revenus de notre 
exploitation était énorme, comparativement. Les ressources pour 
l'organisation agricole étaient donc très restreintes. Le sol n'était pas 
très fertile parce qu'on avait enlevé les souches lin peu trop prématu- 
rément après avoir défriché et que les .c bouldozeurs qu'on 
employait enlevaient trop de  matière organique, laissant la terre sou- 
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vent dénudée: pauvre et inapre à la production végétale dans I'irnri~é- 
diat. Ce n'est qu'après plusieurs labours, liersages et semis que le sol 
a ripondu de façon iin peu normale aux engrais chimiques ; après qiie 
nous ayons réussi à faire produire une couche d 'humus ,  de tourbe qui 
laissait passer l'air et les agents bacrériologiqties du sol afin que les 
ilénients nutritifs soient mis à la disposition des plantes. Nous étions 
en pays neuf et les plantes qui poussaient dans ce sol éraient de nature 
sauvage. Nous avons travaillé le sol. nous l'avons façonné à la culture 
doinestique, et il a finalement produit des plantes colonisatrices, 
inrermédiaires entre les plantes sauvages et les plantes doniestiques 
que nous voulions obtenir : le mil, le tréfle surtout. avaient de la diffi- 
culté à s'implanter. Pour le trèfle, i l  fallait ajouter u n  amendement 
calcaire et, de  fait, quand nous y mettions de la chaux (calco), le sol 
avait beaucoup moins de difficulté à produire du trèfle. II fallait éviter 
de travailler ce sol qui avait tendance à devenir compact par temps 
humide et quand on utilisait des machines trop lourdes. Pour un 
départ rapide, il aurait fallu employer du fumier qui aurait produit 
les agents propices a la  domestication mais, justement, avant que le 
sol ne soit en mesure de produire des récoltes, produire du fumier 
devenait exagérément onéreux. C'était un cercle vicieux et on n'avait 
guère d'autre choix que de laisser le temps arranger les choses pour 
nous ! Voilà ce que nous avaient appris les premières années de colo- 
nisation. expérience précieuse qui ne cesserait pas de grandir ! Quant 
à la qualité du sol, sa fertilité était plutôt moyenne. 

Au bout de cinq ou six ans, i l  n'y avair que quelques autoriiobiles 
dans la paroisse. Ceux qui en possédaient une étaient arrivés avec un 
peu d'argent et i ls transportaient les autres moyennant rémunération. 
Ceux qui ne pouvaient pas louer de voiture voyageaient à pied, à bicy- 
clette ou avec des chevaux artelés à des voitures d'ouvrage que l'on 
appelait des a quatre roues - ou encore des <t wagons >>. . .  On était 
chanceux quand on en possédait un qui était monté sur des pneumati- 
ques car. pour ma pan, le mien n'en avait pas et il Ctait monté sur 
des roues en bois, doublées de fer ! C'éiaient des voitures dont le fort 
n'était pas le confort ! Ç'a avait peu d'importance, i l  fallait bien se 
transporter, aller à la  messe, faire les emplettes et voyager au travail. 
Les attelages de voitures de promenade, que l'on appelait des voitu- 
res fines v ,  étaient rrès rares, et le coût des autos était vraiment trop 
élevé pour ceux qui étaient astreints à I'Cpargne obligatoire de 50%. 

II ne faut pas oublier que le travail en foret, dont la durée avait 
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tendance à s'allonger de plus en plus parce que la rémunération en 
etait meilleure, n'était pas encore un travail à 1 'année longue. II restait 
encore des périodes, au printetnps durant le dégel el à I'autonine pen- 
dant les pluies, où il y avait un temps d'arrêt pour permettre aux 
colons de se préparer, de même qu'à la direction et au bureau de la 
coniptabilité ; ce temps d'arrèt durait plus ou moins lringtemps selon 
les préparatifs qu'il y avait à faire. Les méthodes de travail ont 
influencé ta durée de ces temps d'arrêt. Les premières années. pour 
amoindrir ces périodes creuses. le Syndicat donnait à bacher aux 
environs des routes gravelées et carossables 2 t'année. 11 a bien fallu 
un jour y renoncer, parce qu'il ne restait plus de forêt à ces endroits. 
Notre salaire, doni nous ne retirions que la moitié en période nor- 
male, devait subvenir à nos besoins pour toute l'année. Heureusement 
que l'on bénéficiait de la protection de la Commission des accidents 
du travail, en cas d'accident. Pour ce q u i  est d e  l'assurance-chômage, 
ce n'est qu'après plusieurs années que nous nous sommes décidés à 
y participer. La direction du Sy ndicar voyait l'assurance-cliômage 
comme une charge additionnelle qu'il devrait assumer! Les travail- 
leurs que nous étions n'étaient pas de ceux qui aimaient à se prévaloir 
de cette protection en cas d'arrêt de travail, mEme saisonnier. On 
entendait souvent cette réflexion : << C'est de la paresse et de la mau- 
vaise ambition que de prétendre avoir droit à des prestarions ou argent 
lorsqu'on est a rien faire. n 

. ? . . . Il faut 
d ire que ~ ~ ~ ~ r n ~ ~ ~ ~ ~ ~ e  --- à C-C- 

tien-gains pltitifrqiie cl'a<i~:~ncc.-~lYfbmg& Puis, il y a 
eu des gens qui sont allés travailler à l'extérieur et q u i  sont revenus 
avec de l'assurance-chômage, et nous avons alors compris que ce 
n'était pas simplement un don, mais bien le revenu d'une cotisation. 
Nous n'Crions pas portés à nous inquiéter outre mesure, c'était I'épo- 
que de la colonisation, la vie nous semblait sécuritaire et. aprés tout, 
nos prédécesseurs en avaient connu bien d'autres. 

Le plan social 

Tout ce que je viens de relater sur les débuts de la colonie, surtout 
en ce qui a trait aux règlenients, paraitra exagéré et invraisemblable 
a ceux qui n'ont pas connu ce temps-là, nj l'organisation syndicale, 
n i  la paroisse. En 1975, Ies temps sont bien durs a vivre. mais dans 
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un sens différent de ce que nous avons connu durant les années cin- 
quanre. L'époque que j'ai décrite en était une de grande discipline. 
L'éducation et la mentalité étaient tellement sévères e n  ce temps-là, 
si l'on compare avec aujourd'hui, qu'on ne sait laquelle avait le plus 
d'influence sur l'autre. Les statuts et les normes dans le travail étaient 
chose inconnues ; on discutait entre patron er ouvrier, et les ententes 
qu'on faisait pouvaient varier par la suite selon l'entreprise et son 
évolution. Pour mieux se figurer les faits, i l  faut bien se dire que les 
gens de l'époque étaient assez disposés à ce genre de vie. La soumis- 
sion, la discipline et la valeur d'un engagement ne correspondaient 
pas à ce que nous conna~ssons aujourd'hui ei I'endroit où j'avais 
choisi de vivre était encore plus sévère à ces égards que les autres 
endroirs ! C'est peut-être pour cela que ce passé nous apparaît mainre- 
nant invraisemblable. Des individus embarqués dans une aventure 
comme celle de la colonisarion ne pouvaient pas se contenter de demi- 
mesures. Les premiers colons étaient des gars bien décidbs, appuyés 
par leurs époiises et leurs enfants ; ils étaient les élements fondamen- 
taux de L'aventure et i l s  Ctaient capables de garder la volonté et le 
courage jusqu'au terme de l'établissemenr, c'est pour cela qu'ils 
étaient venus. Rebrousser chemin au premier obstacle n'aurait pas été 
digne d'eux ! D'ailleurs, comme plusieurs se plaisaient parfois à 
dire : c< Repartir, je n'en ai pas les moyens. Tls arrivaient d'un peu 
partout à travers la province de Québec ; ils devaient apprendre a se 
connaître et, à la fois, à se plier à de nombreuses contrainres nouvel- 
les pour eux - elles l'auraient été pour n'importe qui d'ailleurs. 
Maîtriser leur volonté pour réussir ces deux ctioses à la fois, n'étai1 
pas u n e  tâche facile ... C'est pourtant ce qui s'est fait. Une entente 
fort profitable régna entre les membres et la direction de même 
qu'entre les membres eux-memes. 

Gràce à l 'U.C.C.,  ils avaient pour  la plupan pris l'habitude' 
depuis la première année, de participer à des cercles d'études, de 
s'exprimer en public, parfois même de se dire de w grosses virités » 

en pleine face.. . et de se rencontrer le lendemain sans rancune.. . et 
de continuer à vivre ensembie avec une espérance commune d'aboutir 
à une solurion valable. Ils s'étaient conformés à leur vocation de briris- 
seiirs. Bâtisseurs de  réglerneors, de mouvements, de maisons. d'édifi- 
ces, d'églises. Et les décisions prises en assemblée, qui avaient été 
le % prklude n h routes ces constructions, érections, fondations de tou- 
tes sortes auraient vite été oubliées, seraient disparues dans la brume 
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d u  passC si elles ne s'éraient pas concrétisées dans des 6cri.t~ et des 
édifices qui étaient comme la preuve de l'entente qui régnait malgré 
les soubresauts. Quand u n  problème se présentait, les membres 
l'acheminaient lentement pour ne pas dire laborjeusement, l u i  fai- 
saient gravir un a un  les degrés, ce qui leur permettait d'escalader 
les falaises les plus escarpées, enténébrées par ce qui y jonchait. 
Quand enfin ils touchaient le somtnet, ils savouraient les fruits du 
labeur de la montée. Quand iis mettaient un problkme à l'étude, ils 
n e  le quittaient pas tant qu'ils n'avaient pas vidé le sujet et les paroles, 
parfois assez dures. qu'ils se disaient, je ne les ai jamais prises pour 
des choses .( bêtes et méchantes 3 comme disent les Français, [nais 
bien plus comme les pièces d'angle de l'édification d'un bien com- 
mun. C'est dans ces réserves qu'ils allaient pouvoir puiser ce qui étair 
nécessaire it chacun personnellement. Les gauchistes qiii me liront 
in'accuseront probablement d'exploiter les sentiments pour faire ava- 
ler une pilule dont i l  faut masquer le si méchani gout aux lecteurs 
visés ! Quand on a vCcu une expérience et qu'on veut la présenter de 
façon objective, il faut l'exprimer avec des mots q u i  sont au diapason 
des sentjments des gens qui l'ont vécue réellement. Les assemblées. 
les membres étaient obligés d'y  assister sous peine de sanctions sévè- 
res mais un grand nombre d'entre eux y participaieni comme s'ils 
avaienr oublié la contrainre. Ce n'etai~ pas la peur qui  les faisait 
marcher ! 

Les hommes avaient l'habitude d'agir avec corripréhension et 
confiance et, en ce doniairie, la simple valeur du contact, de ia ren- 
contre, valait infiniment plus que la contrainte ; une sanction n'allait 
pas changer les dispositions de chacun. On se souciait. tant les mem- 
bres que le bureau de directian, de cornniuniquer les uns avec les 
autres. Les assemblées générales annuelles du Syndicat étaient suivies 
avec beaucoup d'intérêt, elles duraient parfois deux jours et l'on n e  
craignair pas de <* passer au crible * le moindrc incident. Tout s'y pas- 
sait sans décorum, pas de  privilégc pour personne, puis. le lende- 
niain, on revenait à son calme habituel avec satisfaction - la satisfac- 
tion du devoir accompli. Cette participation nous a permis d'abattre 
bien des préjugés. L'évt~lution nous paraissajr pour le rnoment encore 
assez lente mais nous avions confiance. présage de la réussite. 

Cette période FUT polir nioi l'époque la plus heureuse ; cette 
atmosphère de travail bien accepté, entremêlé de divertissements et 
de récréations, me rendait heureux. 
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Se termine ici le récit de la première période, d'une durée d'envi- 
ron sept ans, période de  construction er d'organisation, oh I'enthou- 
siasme et la part icjpation faisaient oublier les sacrifices. 

La situation de la famille et de l'entreprise 

À la fin de certe période, j'étais père de qua t re  enfants ; mes 
moyens pécuniaires éiziient très réduits et j'avais vingt-cinq acres de 
terre, ilne terre faite surtouc d'argile grise, pas très fertile. M a  maison 
était en boiine partie payée, mais I'inrérieur n'était pas f ini  et I'ameu- 
blement était restreint ; j'avais quelques aniniaiix dans une étable que 
j 'avais achetée en mème temps que le lot. C'était un bdtiment de  16 
pieds sur 20. auquel j'avais ajouté un hangar de  20 pieds sur 30 qui 
servait de grange. l e  pouvais garder deux vaches, puisque j 'avais 
remplacd mon cheval par un vieux tracteur acheté du Syndicat. Les 
quelques autres instruments aratoires que je possédais se résuinaient 
à très peu de choses et avaienr été achetés avec les primes accordées 
à cette fin par le ministère de la Colonisation. 

Jusque-lit mon travail avait surtout consisté en opérations fores- 
tières l'hiver. et en bîichage er charroyage de bois avec des chevaux  
jusqu 'aux routes gravelées. Je trouvais le bûchage passablement épui- 
sarit. 11 fallait couper le bois au sciotte ( b o x - s a ~ )  et. si j'avais la force 
d'utj l iser  cet outil. je n'avais pas d'aptiludes pour le u limage 9. Je 
considerais que I'affitage était une perte de temps et une fatigue inu- 
tile piiisque. de toute façon. le scioite ne sciair pas très bien. Au 
début, i l  fallait aussi que je ni'habitue au bccliage en  * lisiére » el au 
cordage de bois à rous les jours .  Pendant cette période d'apprentis- 
sage plus ou nioins difficile, le salaire global n'était pas élevé et. une 
fois réduit de moitie (à cause du 50% d'épiirgne obligatoire), i l  restait 
un faible salaire familial. Le travail avec u n  clieval me convenait 
beaucoup mieux et le revenu qu'il me procurait érait meilleur. L'ex- 
périence de travail de mon enfance ct de ma jcunesse iri'influençait 
e n  f'aveur du cheval plurot que du sciorre. Lorsque venait le temps 
de t'aire l'abattis sur notre lot. I'éré. il me facilitait beaucoup la tâche. 
Avec cet attelage, les travaux des premières semailles et des récoltes 
se faisaient à coût réduit. S'ai aussi fait des travaux de construcijon 
durant les étés. cependant mori travail en ce doniaine était presque 
toujours celui d'un siinple manoeuvre : pelleter di1 gravier. <. brouet- 
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ter w du ciment ou encore placer des formes à béton et même creuser 
des puits. Aucun de ces travaux ne m'exténuait autant que le bûchage 
mais, que voulez-vous, quand on est colon, on ne peut pas accomplir 
que du travail de bureau ! Ceux qui ont réussi ce tour de force n'au- 
ront pas eu comme nous le bonheur d'affronter la bataille dans  les 
champs et d'en connaître toute la << fécondité = car les champs de  
bataille n e  sont pas qu'un endroit oh mourir, ils sont aussi et suttout 
un endroit où vaincre ! En ce qui me concerne, je me suis retrouvé 
successivement a travailler pour le Syndicat et i travailler dans des 
équipes de  sept hommes, puis de  trois, et ensuite de deux, et j'ai eu 
des contrats de charroyage de bois avec des chevaux, vers la fin de 
la premikre période. Je ne parlais pas de changer, évidemment, car 
il n'y avait pas ou à peu près pas autre chose dans le domaine des 
travaux d'hiver. L'été, je partageais mon temps entre le bûchage de 
bois de papier écorcé, travail qui se faisait en équipe, et les travaux 
de construction ; de plus, je conduisais le tracreur de fernie et je fai- 
sais de l'abattis. Les récolres étaient minces, à l'époque, mais j'ai 
réussi à acheter ma première vache ! Une belle vache rouge à grandes 
cornes ! Après deux ans, il m'a fallu la remplacer, puis j'en ai acheté 
une autre. Deux vaches ! Et encore plus. Finalement, c'était bien 
décidé, le cheptel allait augmenter. Je faisais des prévisions polir 
agrandir plus rapidement, les souches vieillissaient et s'arrachaient 
mieux et plus vite et te Ministere offrait plus de  subventions pour le 
bétail. 

Malgré l'épreuve du quotidien, i l  régnait toujours une volonté 
ferme de réussir, de percer. Notre santé à mon épouse et à moi n'avait 
pas fléchi, n i  notre courage, et nous ne demandions qu'à participer 
continuellemeni dans tous les domaines. spécialement sur le plan 
social. Évidemment, je ne pouvais pas encore connaître mes disposi- 
tions pour l'adrninisrration financière car on ne m'avait pas donné 
l'opportunité de faire un essaj de  ce côté-là. Quant à mon épouse, 
même si sur le plan administratif on requérait très peu ses services, 
e!le continuait de poursuivre avec moi toutes les activiiés sociales. 

D'ailleurs, son apport ne se limitait pas là. Elle aimait beaucoup 
organiser des soirées paroissiales, des soirées payantes au  profit de 
\'Église ou de tout mouvernenr qu i  était dans le besoin et qui  atrendaii 
qu'une personne généreuse prenne 1' initiative et vienne inettre ses 
services et ses connaissances au bénéfice de  la communauté. J 'ai  eu 
l'occasion d'admirer son dévoueinent à plusieurs reprises et de la voir 
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déployer un talent formidable. Saisir au passage l'occasion de faire 
réagir le public d'une salle, accomplir et faire accompl~r pour eux 
des jeux. des petites pièces qui intéressaient les spectateurs. tout faire 
pour qu'ils ne soient pas déçus et pour qu'ils reviennent. Prendre le 
temps de faire les répétitions nécessaires pour en arriver à cet échelon 
de  réussite, garder en mémoire, d'une fois à I'aurre, les suggestions 
et les idées qu'elle croyait bonnes, étaient des choses pour lesquelles 
elle avait du talent. 

La première fois qu'elle a décidé de présenter aux paroissiens u n  
spectacle de scènettcs et de chants variés. nous n'avions pas e.ncore 
de curé et il y avait quelques réticences ; mais, peu importe, elle a 
priparé quand même la soirée, la premikre de toutes celles qui ont 
été faites au profit de l'Église. Elle aimait les enfants er elle était capa- 
ble de leur faire présenter quelque cliosç d'intéressant. Qui, parmi 
les paroissiens, ne se souvient pas d'avoir entendu le premier sermon 
du Curé Léandre et Le petit Mousse B, chant mimé. et combien 
d'autres'? Mon épouse a pris de telles iniriatives souvent au cours de 
chaque piriode de notre vie dans cetre paroisse. Cela lu i  a permis de 
développer sa grande faculté de communication. 

À la fin de la première période de l'histoire de la paroisse, nous 
pouvons résumer la situation de la famille par ces quelques mots : 
l'agriculture et le développement social nous offraient, comme cou- 
ple. un  grand espoir, malgré les déceptions et les contraintes des 
débuts. 4< Ne perdons rien de la vie sociale, c'est par elle que nous 

, , survivrons. » et « < s 
snuvcni. ninii epousc et moi 





CHAPITRE 2 

Le règlement sur la IC limite des gains b. 

Il y avait  sept ans que nous oeuvrions et la for61 était à peu près 
le seul pourvoyeur de gains qui pouvait nous permettre de nous 
gagner un établissernenr . Arinée après année, nous constations que la 
forêr reculait. que les espaces boisés changeaient d'aspect. Nous 
avions maintenant siir chaque rang une grande Ijsière de défrichée. 
c'est-à-dire que le grand bois et les broussailles avaient été abattus. 
Dans le langage des gens du métier, on disait que la u slasli * étair 
iàite après le bûchage. Ceite opération consistait à abattre, après le 
bûchage, tout ce qu i  restait dc petits arbres épargnés par les bdclie- 
rons lors de la coupe du bois de commerce. Ces petits coniferes. on 
les appelait des v Michels M ! Ainsi. les lots des rangs quatre et cinq 
étaient passablement dépouillSs de  leur forét, au moins aux trois quari 
de leur superficie : et pour les rangs six er sept, c'était !a  même chose. 
Donc, entre les rangs cinq et six, la lisière de forêt était tellement 
étroite qu'on avait parfois l'impression de voir à travers. Quand ils 
y pensaient bien, les colons Ctajent inquiets. Ils voyaient venir le jour 



92 Guyenne 

oh mème ceux qui étaient Les plus avancés dans teur établissement 
n'auraient pas encore satisfait à des normes convenables d'exploita- 
tion et où il n'y aurait plus de  bois pour apporter les revenus addition- 
nels nécessaires pour combler les lacunes de leur budget familial. Er 
les derniers arrivés, eux, comment s'en tireraient-ils? El ceux qui 
avaient une capacité de travail moindre, où en seraient-ils ? Ceux qui 
avaient une très grande capaciré continueraient-ils d'avoir toujours 
l'avantage de l'exploitation ? Si nous possédions chacun la forêt qu'il 
y avait su r  nos lots lors de l'attribution, permettrions-nous aux profes- 
sionnels de la forêt de  venir couper sur nos lors quand ils auraient 
fini le déboisement des leurs ? Allions-nous continuer de recevoir des 
colons sans savoir si nous aurions des gains a leur offrir pour leur 
permettre de s'établjr ? Les colons qui allaient venir en v u e  d'ouvrir 
les rangs deux et trois, avec quoi pourraient-ils subvenir à leurs 
besoins étant donné que la forêt ne pouvait pas fournir une  production 
profitable ? 

En réalité, les colons se posaient toutes ces questions parcc qii'ils 
avaient la preuve absolue que certains membres avaient déjà réussi 
à obtenir deux fois plus que les autres de l'exploitation forestière et 
que, parce qii'ils étaient des travailleurs habiles. ils avaienr accumulé 
à peu près la même proportion de gains dans d'autres secteurs de tra- 
vail, comme la construction. Cela était facilement vérifiable grâce ii 

la comptabilité du Syndicat. Cet état de choses leur apparaissait sinon 
comme une injustice à l'égard des plus faibles et des fururs venus, 
du moins comme un traitement de faveur à l'égard des plus forts. Le 
Syndicat lui aussi s'inquiérait de la situation, car les comptes d'épar- 
gne qui demeuraient au débit trop longteinps risquaient de devenir 
un problème, surtout quand i l  s'agissait d'établissements ordinaires, 
pour ne pas dire plutôt modestes ; certains colons se retrouveraient 
donc bientôt dans I'obligarion de voyager 3 des distances qui ren- 
draient leur travail encore moins rémunérateur et leur compte d'épar- 
gne serait de plus en plus en mauvaise position. Ceux dont l'établisse- 
ment était réalisé pouvaient retirer le revenu complet de leur travail 
mais on n'était pas assuré qu'ils investiraient plus d'argent dans 
l'agriculture. Les colons avaient fait de durs sacrifices en arrjvant et 
maintenant ils voulaient être capables de respirer un peu plus à l'aise 
avant de se lancer definitivement dans la profession qu'ils entendaient 
pratiquer pour toujours. Le territoire de la paroisse coniprenait envi- 
ron cent vingt lots concédés à l'agriculture et à la colonjsation et, à 



ce tnoment-là, nous n'étions que quarante-cinq, c'est donc dire qu'il 
n 'y avait pas encore la moitié des colons que la paroisse devait rece- 
voir. Nous étions bien certains cependant que si nous pouvions dou- 
bler notre nombre nous aurions fait notre devojr car nous savions 
qu'il y aurait un certain nombre de cultivateurs qui den~anderaient 
plus de cent acres pour se conformer aux normes de production qu i  
semblaient avoir fair un bond vers le gigantisme. Il n 'en restait pas 
inoins que quarante-cinq établissements c'était beaucoup et nous ne 
savjons pas si nous pourrions garder un tant soit peu de forêt pour 
les prochains colons ! 

II fallaii aussi compter avec les membres qui venaient, l'estaient 
quelque temps er repartaient après avoir enlevé une partie de la forêt. 
Parfois. i l  s'agissait de futurs membres qui pratiquaient leur noviciat 
pendant trois mois et qui repartaient avec le fruit de leur travail.. . 
c'était bien normal mais c'était cela de plus de parti. Au début, on 
faisait observer le règlemeni de  départ. soir une rerenue de 15% sur 
les salaires gagnés, lors du départ. Cette retenue pouvait se faire dans 
le compte du colon ou au moment de la vente de  son établissenieiit. 
I l  est arrivé quelquefois que ce règlement ait été appliqué avec une 
rigidité quasi e draconienne P, niais il n'en fut pas toujours ainsi et 
I'on craignait que des sommes assez importantes soient soustraites au 
revenu principal du territoire. Quand i l  s'agissait d'un colon qui avait 
f ini  de gagner son établjssenient, maison et grange. i l  vendair en par- 
tant ses biens h un futur membre qui devait lui aussi pouvoir gagner 
la proprjété qu'il venait d'acquérir ; dans un cas comme celui-là, on 
le voit. un établissement complet venait de disparaftre de la liste des 
possibilités de  futurs établissements. 

Le probléme était suffisamment grave, les membres en étaient 
conscients, pour en faire un sujet d'étude. Dans Le contexte dont je 
viens de parler, vous pouvez croire que les réunions sur ce sujet ne 
il~anquaient pas de piquant et I'on commença à voir paraître des con- 
tradictions allant d'un extrême à l'autre. . t e s  bons bucherons, 
disaient certains, vous êtes en train de bûcher votre deuxième lot. et 
quelques-uns sont déjà très avancés mais nous. les petits, nous 
n'avons qu'un peu plus de la mojrié de noire premier lot d'abattu. 
Au rrain où vont les choses, vous allez avoir le temps d'en prendre 
un  troisième et nous aurons à peine eu le temps de finir le premier. » 

Ceci étai1 dit pour faire comprendre qu'en accordant un  lot dans cette 
paroisse coopkrative, on n'avait pas nécessairement l'autorisation de 
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couper tout le bois qu'il serait possible à un honime de couper. De 
plus, si on avair accordé u n  lot dans une  paroisse ordinaire, personne 
n'aurait pu se prévaloir du droit de prendre le bois de plus d'un lot. 
On comprend qu'une telle affirmation rendait les gens visés très 
mécontents. Ils répondaient comme ceci : a II nous a été donné le 
talent de mener notre travail rapidement et ce n'est pas de notre faute 
si vous autres vous ne pouvez pas en faire autant.. . On n'a pas passé 
notre temps à s'amuser. >) Et ces paroles étaient accompagnées de 
propos et de rires encore plus blessants. Toutefois. quand les enjeux 
étaient engagés à fond dans l'étude, ces flambées ne duraient généra- 
lement pas longtemps. 

Les discussions ont amené les membres à établir que la maison 
et la grange d'un colon, construites dans des conditions normales, 
devraient coûter approxin-iativement 5 000 $ et que, par conséquent, 
tous les colons q u i ,  en se consttuisant, dépasseraient ces limites 
devraient le faire à leurs frais er payer d'avance les extras qu'ils vou- 
laient se permettre. Si le maximum de 5 000 $ était respecté conime 
investissement, il devenait donc évident que t O 000 $ de gains, du 
règlement d'épargne obligatoire de 50%, Ctait également le tnaximuln 
qu'un colon pouvait réclamer de la société pour s'établir. 

Après que le colon aurait satisfait à ces deux obligations ou qu'il 
aurait accutnulé l'épargne pour y répondre, il devrait établir un plan 
faisant connaître les priorites qu'il entendair mettre de l'avant dans 
le doinaine agricole et préciser le genre de dépenses et les sommes 
nécessaires à l'cxécutiori de son pian. De cette façon i l  pourrait espé- 
rer que son exploitation ne resterair pas à demi organisée. Il faudrait 
que son plan soit cohéreiit et que chacune de ces parties soit 
défendable. 

Bref, après les 10 000 $! tous les gains devraient étre souinis a 
l'épargne obligatoire pour favoriser l'agriculture. Ce règlement per- 
mettrait donc au cultivateur de s'assurer progressivement des revcnus 
provenant de la forêt pour apporter les améliorations qui s'imposaient 
à son explaitarion agricole. Tous les cultivateurs q u i  derneurerüienr 
stationnaires ne pourraient compter sur aucun gain provenant des res- 
sources forestik~es de la colonie., 

Ce règlement fut adopté et produisit un impact important sur le 
comportement des membres. Ceux qui etaient habitués a des revenus 
rondelets, quand ils se sont semis bornés par des limites qui leur fai- 
saient perdre des fractions de leur revenu habituel, sont devenus indé- 
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cjs dans leur choix entre I'agriculture et le métier de bûcheron, qui, 
soit dit en passant, était le seul qu'ils aient vraiment possédé de leiir 
vie ! Comme inoyen de subsistance, l'agriculture n'avait été qu'un 
palliarif dans le passé ! La vocation (destination naturelle) leur appa- 
raissait donc comme u n  choix à faire et ce clioix ils l'ont fait en faveur 
des gros salaires forestiers. Ils avaient toujours gagni leur vie dans 
les chantiers et ils ne commenceraient pas à investir aujourd'hui dans 
u n  domaine qu'ils trouvaient moins rérnunérateiir. 

Le règlement provoqua des décisions négatives à l'endroit de la 
colonie dans plusieurs cas. Certains hommes cherchaient des engage- 
ments dans des chantiers extérieurs. délaissant ainsi les exploitatioiis 
forestières de la paroisse. Les coûts de production allaient augmenter. 
conséquence dommageable pour la société car la production dimi- 
nuant, les frais ne diminuaienr pas en proportion. L'ambiance de tra- 
vail en  était arteinre, entraînant ainsi des divisions parmi les mem- 
bres : les bons en agriculture et les bons en foresterie ! Pour les pre- 
miers, le règlement respectait l'option qu'ils avaient choisie depuis 
la fondation ; quant aux seconds, ils croyaient que l'option forestière 
était aussi comprise dans les buts que la société s'était proposés pour 
le développement paroissial et que I'agriculture ne devait pas prendre 
ce caractère de continuité. de stabilité progressive. Les premiers 
étaieni venus pour devenir cultivateurs car pour eux c'était leur voca- 
tion et ils étaient certains que c'était aussi celle de la société. II n 'y 
avait pas à se tromper, le règleriietit étaii un iiloyeri de reconnaître 
les vrais cultivateurs fiiturs ! C'irait la période de sélection et ceux 
q u i  éraient vrajrnerit venus pour cultiver devaienr définitivemeni 
s'afficher. 

Toutefois, il n'y avait pas que les problèmes de la paroisse qui 
jouaient u n  rôle dans ce recul de I'agricultiire ; l'abandon des terres 
se fidisait sentir iin peu partout dans la région et dans  la province. Ce 
mouvenient d'abandon a semblé vouloir continuer pendant plusieurs 
années ei l'on senrait déjà qu'il se faisait au norii de I'industrialjsarion 
et de la conimercialisation de I'agriculture c'est pourquoi l'on voyaii 
aussi les voltimes de  production augmenter et les supeficies des fer- 
mes s'agrandir. Pour quelques-uns, c'était l'âge qui les faisait aban- 
donner et pour les autres c'était l'essor des grandes entreprises qui 
les avait influencés (car maintenam les colons de Guyenne voya- 
geaient passablement à l'extérieur, er ils ktaienr eux aussi gagnés par 
cene attirance vis-à-vis de l'industrialisation). 
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La consolidation des terres 

À cause du phénomène que je viens d'expliquer, un véritable 
mouvement de base a pris forme : celui de la << consolidation des rer- 
ces B .  É~ant donné les nombreux départs et aussi à cause de  I'induç- 
trialisation de l'agriculture, les terres non cultivées étaieni revendues 
à ceux qui étaient le mieux M vocationnés fi er une loi provinciale 
venait sanctionner ces ventes. C'était la v loi du racliat des terres N. 
permettant le financement de ces transactions. Les paiements s'éche- 
lonnaient sur vingt ans de la facon suivante : dix ans sans intérit, et 
dix autres années à un taux d'intérêt de  3 %. C'était un financenient 
on ne peut plus avantageux puisque les achats étaient presque tous 
effectués pour des lots détenus sous billet de location ; la transaction 
était dirigée directement par le ministére de  la Colonisation. Pour 
opérer un transfert de droits de propriété. le billet d e  location devait 
être résilié en faveur d u  Ministère, moyennant promesse de paiement 
par l'acheteur qui s'engageait à rembourser la dette aux conditions 
précitées. Dans un tnarché conclu a ce titre, on obtenait généralement 
plus de terre prkte à cultiver, et à un  prix moindre, qu'en l'acquérant 
par le défrichement. Une transaction de ce genre se pratiquait norma- 
lenienr par !'intermédiaire des inspecreurs du bureau du district de 
colonisation. Cette grande idée de (< consolidation >>, à cause des 
avantages d e  la loi de  financement autan[ que de ceux du cegroupe- 
ment des terres, nous avait été cominuniquée par la féderatiori de 
I'U.C.C., qui nous recommandait de profiter de ces priviléges selon 
nos besoins et nos aptitudes. 

La loi du rachat des terres existe encore aujourd'hui. La paroisse 
de Guyenne, à cause de son statut au ministère via la Fédération des 
sociétés de colonisation, ne pouvair profiter de cette loi que par le 
transfert indirect des responsabilités de ces organismes au Syndicat. 
Ceci rendait les transactions un peu plus difficiles surtout parce qu'il 
fallait jnstaurer un mode de foncrionnement spécial pour cela. Le 
Syndicat prépara une cane de regroupement des sols de la paroisse, 
sur le plan géographique. Cette idée avait pour but de ne pas laisser 
de lots intercalés entre deux fermes en production. Le Syndicat avait 
pris soin de ne pas laisser de lots inutilisés lors de la première attribu- 
tion et il entendait ne pas abandonner son autorité sur ce point. C'était 
une mesure sage, cependant elle ne tenait compte ni des goûts ni des 
volontés des aspirants, ni de leurs aptitudes en agriculture. Or, e n  
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agissant ainsi le Syndicat prenait le conrrdle de la redistribution des 
lors et aussi de la loi du rachat des terres dans la paroisse et il devenait 
endosseur de chacun des membres qu ' i l  présentait au Ministère pour 
une transaction. A l'époque, ce rôle de caution, le Syndicat I'entre- 
voyait comme une responsabilité légère, une formalité simple qui lui 
pern-iettait de maintenir son autorité sur le territoire niais les années 
qui suivirent nous ont prouvé de quelle envergure étair la responsabi- 
lité. Il y eut beauco~ip de dépans et de déplacements à la faveur de 
cette loi, dans toutes les paroisses, et ce fur la inême chose chez nous. 
Ce qu'il serait intéressant de  savoir, c'est combien de  colons, parnii 
ceux qui ont été regroupés par le Syndicat, etaient vraiment décidés 
à passer à l'agriculture. Combien sur vingt environ ont connu des 
avantages véritables à leur situation? La plupart se sont retrouvés 
avec des taxes de plus à payer mais sans revenus additionnels. Ceux 
qui ont bénéficié des prêts les pliis élevés n'étaient pas ceux qui 
s'étaient acharnés le plus au développement de leur entreprise agri- 
cole avant le regroupeinent. Par la suite, Ic temps nous a prouvé 
qu'un grand nombre de ces terres regroupées étaient demeurées non 
cultivées et notre hantise de les voir inutilisées resta la même. Voir 
les broussailles prendre le dessus et envahir des terres que l'on avait 
fait surgir à force de sueurs d'hommes : voilà de quoi ne pas entrevoir 
u n  avenir agricole des plus roses ! 

Abandonnons ce décor un peu lugubre pour penser aux cultiva- 
teurs eux-mêmes. à ceux qui étaient en train d'organiser leur ferme. 
Ils continuaient de le faire avec beaucoup d'intérêt er de courage, 
pour ne pas dire avec beaucoup d'amour. mais même s'ils avaient 
confiance en leur réglenient agricole. il n'en restait pas moiiis une 
crainte, une ombre au tableau professionnel. Les gains étaient limités 
et le Syndicat ne pouvait pas toujours trancher avec exactitude chaque 
problèine. Les cultivateurs. eux, avaient comrnencé à réaliser. selon 
les tranches de gain. les plans qu'ils avaient chacun établis, en confor- 
miré avec les besoins de leur exploitation. Ils étaient limités pour la 
plupart, les uns par le peu de temps libre que leur laissait leur travail, 
les autres par l'avaticement de leur ferme. Ils étaienr à peu prés tous 
u n  tant soit peu limités. Heureusement qu'il y avait des membres qui 
n'avaimt pas encore atteint la limite et qui pouvaient se livrer à temps 
plein i l'exploitation forestière, sans w arrière-crainte >>. Le Syndicat 
allait en retirer les cnmplications de sa vie. Il faut comprendre qu'une 
!ilnite des gains comme celle-la n'aurait  pas dû  ètre exercée par une 
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industrie qui  devait respecter des normes ou encore aurait-il fallu 
qu'elle ait des possibilités d'expansion facultative pour pouvoir varier 
le volume de production. II aurait fallu que le pourcentage de produc- 
tion des limités soit faible comparativement à la production de ceux 
qui iiaient en production complète. Dans le cadre d ' m e  exploitation 
restreinte. i l  aurait fallu que le personnel d'administration soit réduit 
pour ne produire que ce qui était en conforriiilé avec le règlement. 
Par contre, ce personnel avait été formé lors d'activités antérieures 
et le renvoyer e n  partie à cause de la limite c'était s'abstenir de ses 
services pendant route une  période d'activités. II était évident que ce 
personnel avait acquis de la compétence et qu'il trouverait à s'enibau- 
cher aiIleurs. Urie troisième solution aurair éte possible dans le cadre 
d'une exploiiation rtduite à l'extrêirie q u i  se serait libtrie du trans- 
port et de !a transforination du bois par u n  contrat avec une usine de 
transformation à forte production. Cette option aurait équivalu à ven- 
dre le bois en billots sur les chetnins de foret. 

La description écrite d'un tel problème paraît peut-être confuse 
niais ceux qu i  l'ont vécu quotidiennement ne pouvaient pas avoir une  
optique tellement plus éclairée que ceux qui prendront connaissance 
du problème par ce docutnent. Les colons connaissaient les rouages 
de leur organisation mais ils avaient pour leur obstruer la vue les dif- 
férents conflits d'intérêis dans les affaires courantes de leur paroisse. 
Les critiques contre la limite des gains augmentaient. La confusion 
régnait. Le tiombre des adepzes forestiers augrnetirait et même les 
agriculteurs ne trouvaient pas que le rkgleinent était administré de 
façon précise et adéquate. Un jour que nous en causions, un aurre 
cultivateur et nioi, i l  me dit  conInje ceci : N Les contrbles que nous 
avons entrepris d'établir ne sont pas efflcaccs. >) et il me montra der- 
rière nous quelqu'un qui bùchait ei qui, selon toutes les probabilités 
n'aurait pas dU en profiter. a Des exemples comnie celui-la, m'a-i-il 
dit, nous pouvons nous attendre à toujours en voir. .. La siriiatioti le 
dicourageait sûrement puisque, quelqiie ternps après. j l  décida de  
quitter la colonie ! Il a vendu sa fernie à un autre qui s'établissait dans 
le cadre du progralnirie de consolidation des terres. Ce programme 
produisait aussi des effets sur le comporrement des membres ; on crai- 
gnait de voir des membres se libérer de leurs obligations de colons 
pour devenir des employés forestiers à plein temps. Dans des situa- 
rions cornme celle-là, tout peut être interpréte au disavantage di1 bien 
commun. Avec la nouvelle opt ioti qu'apportait la consolidation des 
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terres, on prévoyait voir le réglernent au sujet de la limite des gains 
faire les riianchertes des études à nouveau. Cette fois. cependant, oti 
s'attaquerait a u  principe meme de l'histoire agricole de  la paroisse, 
à savoir : si l'on pouvair penser produire une classe de bons cultiva- 
teurs et une autre de bons forestiers. On inettait aussi en doute le fait, 
qu'en vertu du statut de la colonie a l'intérieur de la Fidération des 
sociétés de colonisaiion, tous les niembres soient obligés de cultiver 
la terre, d e  posséder un établissement agricole. Les agriculteurs 
voyaient comme une dernière lueur d'espoir agricole le fonds de rou- 
lement. accuri-iulation des mont.anrs retenus sur les coupes de bois, 
que le Syndicat avait coniinencé à distribiier e n  primes de terres 
depuis que le Ministere payait les acres moins cher. Déjà, quelques- 
uns étaient admissibles à cette attribution. 

La sitiiation est demeurée latente et le reglement est resté en 
vigueur ; on rie le troiivait pas très efficace mais on espCrait toujours 
que quelque chose viendrair améliorer la situation. . . Par exemple, 
l'agrandissement de la limite forestière du canton de Guyenne à la 
grandeur e la limiie de tous les lors du canton. aurait pu produire de 
bons effets. Nous n'étioris toutefois pas en mesure de considérer cetre 
possibilité. 

Le règleri~ent que  nous avions adopté aurait probablement obtenu 
lin grand succès s'il. avait été voté plus rôt dans l'organisation, iinrrié- 
diaternent après les premiers rodages d u  début. II aurait permis de 
contrôler, sinon sévèrement du moins raisonnableinent, I'établisse- 
ment de chacun des menibres. En effet, une prise de conscience 
sérieuse de la part des membres leur aurait permis de mieux compren- 
dre que la valeur de leur établissement était en relation directe avec 
la proportion de forêt qu'il leur était possible de tirer du ierRtoire 
agricole qu'ils entendaient posséder. Dans u n  tel ordre d'idées, i l  
serait devenu possible de planifier la production et le coûr des ét.ablis- 
sements. Cependant, au mornent ail nous aurions dû  prendre ces déci- 
sions, je ne crois pas que notre esprit Je  dévç~oppemeni coopératif 
autonome aurai1 été assez fon pour prendre un engagemeni de pareille 
envergure. De plus. je ne crois pas que ceux qui étaient chargés de  
surveiller nos ébats novices auraient accepré de nous laisser explorçr 
aiissi jinprudemment les profondeurs cic la réalité ! 

Le règlement sur la limite des gains avait dté adoptd par la majo- 
rité des niembres mais après quelques années, le nornbre des adeptes 
forestiers ayant augmenté, il étai! inévitable que nous assistions b son 



100 Guyenne 

rejet, en vertu du rnèrne principe : un homme, un vote ». On recon- 
naissait difficilement les hommes qui étaient pourtant tous venus pour 
être cultivareurs, qui, unanimement depuis leur arrivée avaient tou- 
jours appuyé les règlements conformes au principe : établir le plus 
de cotons possible dans les cadres de l'agriculture m. Face aux problè- 
mes et aux conflits d'jnrérêts, ils avaient bien vite oublié les phases 
du début et la véritable raison de leur venue : <. l'agriculture m. Deux 
événements, des adversaires de taille, avaient contribué a ce change- 
rilent d'optique ; le premier était la consolidation, et le second, l'achat 
de la limite forestière du lac Faillon. 

L'achat de la limite forestière du lac Faillon 

L'événemeni précédent, le rejet de la limite des gains avait été 
fortement influencé par u n  autre événement que je vais maintenant 
raconter. Je vais décrire des faits que nous avons crus heureux et qui 
ont influencé notre décision. Le Syndicat ayant rapatrié une sonlme 
assez importante, prêtée à la Fédérarion des chantiers coopératifs, a 
fait l'acquisition d'une limite forestière et d'un moulin à scie » 

(d'une scierie devrait-on dire puisque l'expression N moulin 13 manque 
d'exactitude). Aujourd'hui ces outillages se sont transformés et 
modernisés et nous pouvons aussi bien dire « usine de  transformation 
de produits forestiers ou encore - usine forestière ,. (ce dernier 
terme convenant mieux aux nouvelles instat lations puisqu'elles pro- 
duisent une variété de produits qui ne sont pas tous travaillés à la 
scie). Il  esr difficite cependant de ne pas nous souvenir de cette 
expression pittoresque : a moulin à scie ,>. 

La limite que le Syndicat ci finalement achetée était située à une 
trentaine de milles de Senneterre, par l a  voie ferrée du C.N.R.,  sur  
Les bords du lac Faillon. La scierie était construite à proximité du lac 
mais il fallait utiliser des embarcations pour s'y rendre car i l  n'y avait 
pas de  route. Au préalable, on avait tenu des réunions d'écude sur 
le sujet et les membres s'étaient prononcés en faveur de cet achat : 
i i s  avaient aussi donné quelques directives pour permettre au bureau 
de direction du Sy ndicar d'exécuter les transactions nécessaires. Les 
considérations qui avaient présidé i une telle décision d'achat 
étaient : le rapatriement de la dette et le fait de permettre à tous ceux 
qui voulaient continuer de  gagner leur vie en travaillant dans la forêt, 
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de donner libre cours a leur a~nbition, d'ailleurs bien nonnale, et 
metne de fonder un érablissemenr dans ce domaine. Maintenant que 
nous savions que la niajorite n'était pas attirée par l'agriculture, nous 
pouvions en déduire que cette transaction serai1 heureuse et réussirait 
efficacement à suppléer au manque d'arbres sur les lots attribués à 
l'agrjculture dans la  paroisse. Les membres n'étaient pas sans savoir 
qu'il y avait toujours un solde de lots sous la juridiction du ministère 
des Terres er Forêts et qu'on avait demandé à plusieurs reprises de 
les exploiter, au même titre que les lois artribués à l'agriculture et 
concédés aux membres pour fins d'établissement ; ils savaient que 
toutes les demandes étaient restées sans réponse du Ministkre. Cela 
faisait porter toure l'attention sur les avantages d'acheter la limite du 
lac Faillon. Nous croyions que cette limite pouvait équivaloir à une 
extension de la limite de coupe dans le canton, ce qui avait retenu 
notre attention de nombreuses fois dans le contexte de nos projets 
d'établissements agricoles. On croyait inênte que cenains agriculteurs 
possédant de la main-d'oeuvre familiale préfkreraienr cette formule 
qui leur permettrait de faire du travail en forêt plus payant et dégagé 
des obligations journalières de l'exploitation agricole. On voyait là 
la possibilité de pouvoir planifier le rravail et par le fait même l ' tco- 
nonlie de route la colonie. De plus, Ies lacunes dues au manque de 
rationalisation des coupes de bois attribuées srrictement pour I'érec- 
tion des établissenienis agricoles des membres, pourraient être ainsi 
corrigées. 

Éventuellement, cet achat pourrait permettre de  rkunir les deux 
éléments professionnels, agriculture et forêt, o u  du moins d'empêcher 
que ne s'approfondisse le sillon qui les séparait. On rêvait donc de 
voir nos gens réunis sous une seule u idéologje coopérative >> pour le 
bénéfice économique et social de chacun. On s'attendait à ce que, dès 
l'ouverture, tous les hacherons qui se plaisaient dans le métier posent 
leur candidature pour la première activité de chantier, de même que 
pour I'exploitation de la scierie. 

Cetre affaire ne prit pas la tournure qu'on attendait. L'une des 
principales raisons réside en ce que le seul moyen qui existair pour 
se rendre sur les lieux était le chemin de fer et que le parcours compler 
avait au-delà de cent milles: impliquant deux moyens de  transport dif- 
fkrents. Pas de chemin routier ! C'était un gros handicap et il ne tarda 
pas à se faire sentir. Le projet perdait là une partie d e  son intérêt. 
Les familles qui voyaient un  de leurs membres voué à I'exil pendant 
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de  longues périodes ne souriaienr pas à cet événement.. . L'hiver 
passa et lorsque parut le premier rapport financier du lac Faillon, i1 
indiquait un déficit de quelques milliers de dollars. On ne s 'en préoc- 
cupa pas ourre mesure, prétextant que ce n'était que l'ouverture, 
accusant le manque d'expérience de ce genre de chantier et espérant 
que l'expérience acquise servirait avantageusernent les opérations 
subséquenres. Pour obvier aux nonibreux déplacements l'année sui- 
vante, on prévoyait déménager la scierie près de la voie ferrée et pour 
remédier à l'inaccessibilité routière, on allait explorer un tracé où 
l'on pourrait un jour construire une route carossable hiver et été en 
empruntant d'anciens chemins de  chantiers et de mines; mais on 
découvrit que la distance, selon cet irinéraire était de  cent vingt-cinq 
milles, de Senneterre au lac Faillon.. . Ce ne serait donc qu'un demi- 
avantage mais cette route éliminerait le principal liandicap : utiliser 
deux moyens de transport dont u n  pour lequel i l  fallait respecter un 
horaire ! Mais ce n'était encore qu'un projet ! 

La scierie de Guyenne 

Revenons à notre moulin de Guyenne, qui n'était qu'un service 
i forfait, c'est-à-dire que le Syndicat avait permis a un particulier de 
s'installer et de donner le service de scier toute la production de bois 
de  sciage, moyennant une rémunération payée a forfait par le Sytidi- 
cat. Nous avons vu que ce mouliii était installé sur le chemin du rang 
cinq, près de la rivière, non loin du village. Depuis quelques années, 
le prix du bois de pulpe diminuait considérablement et nous devions 
niainienant faire une coupe beaucoup plus sélective ; faire de moins 
en moins de quatre pieds pour la pulpe er prendre tous les tiioyens 
pour amener le plus de billots possible. Finalement, on s'était rendu 
compte que les amkliorations qui avaient &té apportées au vieux mou- 
lin étaient insuffisantes pour le rendre apte à recevoir une production 
inrense ; de plus, avec tes années, la forêt s'irait éloignée considéra- 
blement du moulin et il devenait onéreux de transporter tout le bois 
en billots par camion. 

Pour ne pas perdre l'argent que l'on gagnait par ce changement 
de  production, il devenait indispensable de  déplacer le moulin vers 
la forêt à exploiter dans les prochaines années. Il fallait, pour une 
production rentable, ajouter de nouvelles machines et par conshuent 
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agrandir les bitinients qui les abritaient. De concert avec le proprié- 
taire, on jugea que l'endroit le plus propice scrair de bârjr sur les 
bords des rangs six et sept, partie est. précisément à l'endroit que 
I'on nomine * Rang croche *, là oii le cliernjn quitte la ligne de divi- 
sion entre les rangs six et sept pour suivre uniquement daiis sa trajec- 
toire la rivière qc La Grande Guyenne S., jusqu'à la limire de la 
paroisse. 

Cette nou\~elle scierie serait actionnée par un moieur à vapeur. 
qui serait donc très économique, et I'on pourrait u t  iljser l'eau de la 
rivière comme moyen de transport, puisque la foret avoisiiiante 
n'était pas encore abattue, et on utiliserait aussi cette eau pour créer 
un bassiii de floitage servani a approcher le bois en billots. en le flot- 
tant. Cette pratique permettait une autre Cconomie : débarrasser le 
bois de toute ses impurerés avant qu'il ne soit entrain6 par la chaine 
vers les diverses scies de la scierie. Lorsque la construction eut l ieu,  
on n'hésita pas à installer aussi des machines qui permettaient une 
meilieurc sélection du bois, les unes en sectionnant les billots avant 
de les scier définitivement en  planches et en madriers, les autres agis- 
sant directement sur le pourcentage de billots transformés en bois 
scié. Ce procéde avait pour effet de diminuer la quantité de rejets qui. 
dans le temps, étaient brulis au fur et à mesure pour ne pas ericom- 
brer ; i l  s'agissait des ecorccs et des entames d'aubier, conirnun6ment 
appelées << croutes ., et du bran de scie, c'est-à-dire l'excédent de la 
quantité nécessaire pour alimenter le feu de la chaudière a vapeur qui 
actioiinait les moteurs de la scierie. 

Le Syndicat venait de consacrer tous ses efforts à permettre une 
plus grande efficacité de la prodiiction primaire principale, en écono- 
misant la matière premiére et en rendanr le iravail des hommes plus 
pay anr et plus humaiti, puisque désormais oti utiliserait la méthode 
du << skidage >l (traînage des billots avec u n  cheval attelé à une 
chaîne). éliniinant les efforts de déplacemenr du bois qui se faisait 
à bras d'homme selon une méthode appelée K bunching >, ; le bois était 
ensuite transporté par des chevaux attelés à des (c sleighs m,  imnienses 
traîneaux destinés au transport lourd, dans le te~nps.  

Jamais dans l'histoire de la colonie il n'avait été autant question 
de rentabiiite, d'économie de la niaiière ligneuse. on parlait mème 
de production finie B vendre au détail, prête pour la construction. l'ai 
eu l'occasion de participer à quelques opérations de sciage qui se pro- 
longeaient parfois longtemps après la période du bùcliage, même 
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durant l'été. Mes services avaient été requis pour la scierie. Arriver 
tôt te matin. avant le début de la journée de  travait de la scierie, 
entrendre le grand sifflet à vapeur annoncer la mise en marche des 
machines, voir s'ébranler toutes ces installations qui s'actionnaient 
dans u n  mouvement coordonné, dans un crisseinent de courroies et 
avec des vibrations qui n'avaient rien de particulier. me rendait nos- 
talgique quant a ma vie de travail. Je trouvais les journées longues 
à ces emplois ; voir les morceaux de bois ronds ou sciCs se succLder 
sur les tables puis les voir s'aligner dans les machines, grâce i l'ac- 
tion d'opérateurs expérimentés ripétant des gestes toujours à peu prés 
semblables, fournir ces machines pendant des heures qui me parais- 
saient interminables, me rendaient la vie tnonotone! Cependant, 
quand on retenait mes services a l'extérieur pour faire la drave 9 
er approcher le bois dans le bassin de flottage. ce travail me permettait 
de donner libre cours à de petites initiatives de méthodes de travail 
qui rne rendaient heureux, quand il ne pleuvait pas et que la ternpéra- 
ture é!ait clétnente. 

La nouvelle scierie continuait quand même à servir le principe 
selon lequel i l  était nécessaire que les colons qui voulaient se proclirer 
du  bois de construction dans des dimensions qui n'étaient pas couran- 
tes sur le marché, puissent le faire sans frais d'exploitation supplé- 
mentaires. Les améliorations appariées visaient donc surtout à aug- 
menter le rendement en bois scié et le pourcentage de bois de ineil- 
leure qualité l vendre ; c'était un atout important pour réussir à ven- 
dre notre producrion sur le marché. 

La construction du magasin coopératif 

Revenons à notre magasin coopératif qui, au moment où nous 
l'avons laissé, venait de nommer son premier bureau de direction et 
commençait son exploitation sous l'étiquette de l 'auionornie. il n'a 
pas eu besoin de commencer à chercher sa voie dans les sentiers obs- 
curs, sous la faible lumière de I'explorarion aux ressources limitées. 
comme avait dû le faire son prédécesseur. le Syndicat du travail. II 
pouvait se réfkrer aux nonibreuses expériences similaires qui se fai- 
saient dans la région. 

Nous étions libres, avec ce bureau de direction, de faire des pro- 
jets de construction, mais nous savions bien que ce ne serait pas sage 
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d ' en  faire de façon prémarurie. II ne fallajt pas assiimer une dette 
qui  pourrait être de grande envergure sans avoir la stabilité financière 
nécessaire. Cependant, en 1958, on y a songé sérieusement et, à la 
suite d'une étude, des résolutions ont été prises et les membres ont 
optC pour une construction neuve qui pourrait abriter aussi bien les 
bureaux de la Caisse populaire que ceux Syndicat de travail. qui 
n'avaient pas de locaux convenables, de  même qu'une salle de réu- 
nion chauffée pour les assemblLes, assez spacieuse pour contenir tous 
les meinbres des associations. On prévoyait aussi que le sous-sol de 
cet édifice serait capable de recevoir éventuellement des marchandi- 
ses en entreposage et que l'on pourrait également songer à y remiser 
certains accessoires de service pour l'édifice. 'tes bureaux du Syndi- 
cat et de la Caisse populaire avaient presque toujours été jusque-là 
plus ou moins teniporaires. Nous songions donc maintenant à les voir 
être regroupés tous sous un rnèrne toit, avec une salle de  réunion qui 
permettrait d'avoir accès aux dossiers de chacun de ces organismes, 
condirion importante pour réussir des réunions qui soient fruciueuses 
et d'une mise au point impeccable. 

Dans le cadre de ces prévisions, quels étaient les moyens de 
financement prévus ? 10 000 $ concédés à meine le fonds de roule- 
ment constitué à partir des droits de coupe ! Ce montant aiderait a 
partir le magasin et surtout à emprunter le reste des fonds nécessaires 
à la construction. Ce montant fur plus difficile à trouver. nu is  les 
membres s'engagèrent en grande partie comme endosseurs à la Caisse 
populaire régionale qui fit  une étude soignée du projet et accepta de 
nous prêter la somme qui manquait. C'était une dette assez impor- 
tante. mais on pouvait compter sur les membres qui viendraient rein- 
plir les cadres de la paroisse pour nous aider à effectuer le rembourse- 
ment de  la dette. 

Pendant les années qui ont suivi. les ristournes ont été plus fai- 
bles. 11 n'y avait toujours qu'un seul magasin, mais les ventes de 
mareriaux de  construction diminuaient justement parce que les colons 
qui étaient déjà arrivés avaient terminé leurs constructians pour la 
plupart et que les nouveaux colons se faisaient attendre ! De plus, sous 
prétexte de manque d'organisation, on avait laissé un particulier 
exploiter le rayon des viandes, des F T .  i? . i des légumes presque 

, . depuis l'ouverture. Ce particulier Cl  ,li: . ., : !L ,. .:' c: 1 prucluci~ur de 
Ikgurnes, er i l  avait obtenu une dispcnsc: dti syndicat de travail en cc 
qui concernait la clause du contrat : « ne fonder aucune entreprise 
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lucrative à l'intérieur des limites territoriales du Syndicat B. Rapatrier 
un tel rayon n'était pas facile, même si aujourd'hui le personnel et 
l'équipement s'étaient suffisamment améliorés pour que nous puis- 
sions donner te service. Notre magasin était resté seul mais ses reve- 
nus n'étaient pas assez élevés pour nous donner une position conforta- 
ble. A part ces quelques ombres au tableau, nous étions contents, 
c'était ptaisant maintenant de faire les emplettes : les comptojrs, les 
étalages, la grande superficie et la clarté du local, tout nous y invi- 
tait.. . Quand on a été privé d'une chose, on l'apprécie d'autant plus 
quand la vie nous la procure, à cause des sacrifices que nous avons 
faits pour l'obtenir ! 

LES ébauches de projets et la réalisation avaient duré un an. Notre 
village comptait niaintenant un édifice qui nous identifiait comme 
paroisse coopkrative et apportait une certaine concrétisation à nos 
désirs de bâtisseurs ! Cet édifice se nommait << Centre syndical >). Les 
soirs de paye. on pouvait voir les membres difiler au bureau du 
Syndicat où ils allaient chercher leur argent, fruit de leur travail, pas- 
ser le plus souvent par la Caisse populaire et se rendre ensuite faire 
leurs en-ipleties au magasin qui non seulement avait conservé son 
caractère de  magasin général mais avait augment6 ses services dans 
la mesure du possible. Les soirs d'assemblée, à la fermerure du maga- 
sin. les tnernbres se retrouvajenr tous dans la salle attenante, à fumer 
en attendant a l'instant suprême m de l'ouverture de la réunion, par- 
lant, jasant, racontant.. . et pourquoi ne pas le dire aussi, rêvant de 
la réussite de  l'agriculture, de la foresterie, d'exploits dans les activi- 
tés sociales.. . car tout à l'heure ce serait la réalité, grave peut-être, 
profonde, lourde de responsabilités. qu'il faudrait vivre.  sans peur 
et sans reproche, et il faudrair tourner une autre page de 1 '  Hisroire. 
que l'on pourrait sc remémorer à son tour. 

Le processus des assemblées, dans la paroisse de Guyenne, pour- 
rait à lui seul faire l'objet d'une histoire ; les membres des diverses 
associations étaient tellement accoutumés à avoir recours aux asseni- 
blées que cous se demandaient pourquoi on n'avait pas pense plus tôt 
à se doter d'une salle moderne et con funable. Bon nombre d'entre 
eux, quand ils entraient dans la salle du nouveau niagasin, ne pou- 
vaient s'einpêcher de penser au temps qu'ils croyaient déjà loin où 
ils se réunissnicnt dans le vieux chantier qui allait devenir la chapelle 
du temps. le les revois encore relatant les faits d'une réunion où, assis 
autour d'une fournaise confectionnée à partir d'un vieux baril, appe- 



Deuxième période 107 

lée cornmunérnenr * barate >> ou encore a truie B ,  se réchauffant autant 
à la chaleur de la discussion qu'à celle du feu et s'éclairant à la lueur 
des opinions, ils avaient continué de discuter longtemps et ne s'étaient 
pas rendu con-ipie que la fournaise avait  épuisé sa réserve de combus- 
tible et était morte depuis déja quelque temps.. . Ce q u i  leur a ouvert 
les yeux. c'est le fanal au naphta qui lui aussi a inanqui de carburant. 
À la clarté d 'une lampe de poche. quelques-uns ont regard6 leur inon- 
tre.. . pour s'apercevoir qu'il était près de  minuit. Avec cet équipe- 
ment d e  fortune ils ont réussi à inscrire les dernières notes au procès- 
verbal, et ils se soni quittés en riant de la situarion qu'ils venaient 
de vivre ! On les aurait crus insensibles. mais n'en croyez rieri ! Plu- 
sieurs avaient froid aux pieds er aux mains. d'autres frissonnaient de 
tout leur corps ! Les pieds qui se frappaient pour éviter la gelure, Ics 
mains qui se frottaienr pour empêcher l'onglée et les frissonnements ; 
je vous dirai que moi q u i  écris ces mots. lorsque le souvenir me 
revient de ces réiinions. nies pieds veulent se frapper dans mes chaus- 
sures et qu 'en me froitant les mains des frissons me viennent sur rout 
le corps ! 

La fondation de la Commission scolaire 

Jamais je n'ai connu de mouvenient dans ma vie q u i  m'ait autant 
tenu à coeur, qui air retenu autanr mon attention. ni qu'il ni'ait éte 
aussi pénible de diriger, que la Commission scolaire à ses débuts. 
Jusque-là, aucune organisation ne m'avait aurant demandé de volotité. 
de courage et d'abnégation. afin de pernlcttre a chacun de s'épanouir 
normalement. C'est le groupement dans lequel j 'ai entendu le plus 
les intéressés, les membres, les contribuables, se bIAmer les uns les 
autres. Mais laissons Ià  ce bilan que je suis en train de dresser. car 
il pourrair paraître faux sinon un peu trop obscur puisque. tie I'ou- 
blions pas. le côté positif a trait à des valeurs qui surpassent toutes 
les peines : nos enfants, et l'éducation en général, m6mç si ce terme 
n'était pas très usité à l'époque. Reconstiruons l'historique même. et 
en parcourant les péripéties qui ont entouré la fondation et les premiè- 
res années de fonctionnement de cet organisme, rious comprendrons 
ou nous découvrirons le pourquoi de ces paroles qui peuvent paraître 
très dures ! 

J 'a i  déja dit que la paroisse fonctionnait comme u n  <( centre non 
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organisé », dénomination sous laquelle elle était reconnue au minis- 
tère de I'lnstruction publique, mais par des personnes nommees pour 
représenter l'autorité, et la nomination de ces personnes ne dépendait 
pas du peuple. Je n'ai pas l'intention de faire la critique ni encore 
moins le procès de ce système, q u i ,  au fond, n'en était pas un. C'était 
une situation temporaire. Dès que les conditions pemettraient aux 
contribuables de se prendre en main, on devait fonder une commis- 
sioii scolaire. A quelques reprises, le sujet érait venu à l'étude, lors 
des réunions régulières. er l'on avait toujours conclu : a Tant que le 
ministère de 1'Tnst ruction pub1 ique et le ministère de la Colonisation. 
en collaborat ion, accepteront les charges financières du fonctionne- 
ment des écoles. nous n'avons pas à nous inquiéter du reste. n Alors, 
c'est notre curé qui avait la charge de tour : embauchage des institu- 
trices. fonct iannernenr des écoles, etc. C'est lui qui endossait toutes 
les charges qui retombent ordinairemenr sur les épaules des commis- 
saires. Les contribuables se sentaient en sécurité sous cette tutelle, 
alors pourqiioi s'inquiéter : c( Quand bien même nous serions là à plu- 
sieurs, nous ne ferions pas mieux ! » Cela durait depuis le début de 
la colonie mais un jour le curé nous a convoqués à une assemblée 
spéciale pour nous parler, disait-il, du problème des écoles et de  la 
fondarion éventuelle d'une commission scolaire. Le problème ainsi 
présenté nous avait surpris er nous n'avions pas tiésiti à nous rendre 
à certe assemblée car je me rappelle que ce soir-là la salle de réunion 
s'était remplie. Nous savions qiie c'était un sujet imponant et. puis- 
que notre curé nous de demandait, nous devions nous rendre à son 
désir ; je dois dire aussi que la situation piquait quand mème quelque 
peu nome curiosité. 

L'assemblée se déroula comme d'habitude avec la seule diffé- 
rence que ce soir-là les informations, nous les tenions seulemenr de 
notre cur6, précédent dans le domaine des études ! Cependant, c'était 
un homme fidèle à la  cause de notre paroisse qu'il avait épousée par- 
faitemenr, dans la plénitude de ses foncrions coopératives et de colo- 
nisation ! Nous étions sûrs de lui et notre confiance n'allait pas être 
trompée. Je me plais beaucoup à exécuter les charges que m'occa- 
sionne le fonctionnement des écoles, nous a-t-il dit, mème si je trouve 
que cette tSclie comporte de lourdes responsabilités qui. par 
moments, dépassenr les capacités d'un seul liornnie ; je préférerais 
m'en référer à un conseil qui pourrait in'éclaircr el m'aider dans I'ac- 
cornplisseinent de nia riche : une commission scolaire. quoi ! 0 II 
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enchaîna : <( De plus, le Ministère vous demande de bien vouloir pro- 
céder à la fondation d'une commission scolaire legalement constituée, 
par l'élection de commissaires. en tenant cotnpte des aspects légaux 
qui doivent enrourer une telle fondation. 

Nous venions de recevoir la matiére nécessaire à notre étude et 
elle était suffisante pour prêter à réflexion. Notre éminent animateur 
s'était assis mais un  interlocureur ne tarda pas à le faire relever : 

Nous avons bien compris. mais qu'est-ce que  le Ministère va faire 
SI on ne procèùe pas à la fondation dans les dilais prévus? La 
réponse ne larda pas : « Des comn-iissaires vont être nommés par le 
Surintendant en conseil et vous serez considérés comme en tutelle 
aussi longtemps que vous ne vous serez pas décidés à fonctionner nor- 
malement ! >> Devant une telle affjrmation, i l  ne pouvait y avoir d'er- 
reur. il fallair s'exécuter! C'est ce que l'on a fait ! 

Nous n'avions pas l'habitude du vocabulaire employé dans le 
système scolaire ; des expressions comme e avis légal >>, avis au 
préalable i ~ ,  N délais à l'avis dûment affiché J,, etaient du chinois pour 
nous qui avions toujours fait  nos lois nous-mêmes et dans norre pro- 
pre langage. Aprh la veillée de décision. suivit celle des * mises e n  
candidature >> ; quant à celle des éleciions, elle fut  élitninée parce que 
nous n'avions que le nombre exact de candidats pour couvrir les pos- 
tes. Nous avons procédé à !'ouverture des fonctions, aidés de notre 
cure, car il avait4te nommé commissaire lui aussi, de même que moi. 
Nous devions donc prendre connaissance de ce vocabulaire nouveau, 
fonctionner selon des lois dont le texte nous paraissair aussi ancien 
que (c l'épée de NapaIéon P. 

Cela aurait pu nous paraitre passionnant si nous avions eu avec 
noiis quelqu'un qui connaisse vraiment tout le processus et qui puisse 
nous renseigner mais nous en étions presque tous à notre première 
expérience. Nous trouvions cela tellement accaparant que nous ne 
pouvions découvrir. à travers le dialecte. la sagesse du législateur. 
Enfin, il fallait faire assez vite pour qu'eri septembre, tout soir pret 
pour l'ouverture des classes : ouvrir un secré~ariat, procéder à l'éva- 
luation des valeurs immobilières des conrribuables, homologuer un 
rôle de perception, dans les - délais prévus N, faire les emprunts 
nécessaires pour couvrir les frais en attendanr que les subventions 
nous soient versées ; tüni dc choses, er à chacune d'elles il fallaii 
rajuster nos mires pour lie pas manquer l'objectif! Tant d' informa- 
tions qu'if fallait demander a ceux qui, dans leur paroisse. étaient déjà 
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passés par là ! Connaitre nos droits et nos devoirs, toutes les responsa- 
bilités qui pesaient sur nous et qu'il faut rnaitriser pour donner le ser- 
vice voulu aux contribuables qui, désormais, allaient payer des taxes, 
et qui tout a l'heure allaient peut-être être sur les dents ! Apprendre 
à agir légalement pour ne pas que, dans un avenir prochain peut-étre, 
la loi ne vienne nous écraser, nous les responsables devant le peuple. 

A vrai dire. nous n'avions pas renipli plus de la moitié de  ces 
formaliris qu'une controverse éclatait dans la paroisse. Elle n'a pas 
pris naissance dans le domaine scolaire. i l  s'agissait plurBt d'une 
petite mésentente qui était restSe latente entre certaines familles et qui 
était sur le poinf de se manifester ouvertement. Jamais notre cilré ne 
nous avait averti de ce problème, à part quelques mises en garde que 
nous n'avions pas attribuées à quelque chose de semblable ; jamais, 
devant nous, i l  ne s'était plaint de l'existence de ces problèmes qui 
rendraient notre vie difficile, problèmes où il  ne pouvait être question 
de juger ou d'évaluer la part de responsabilité de chacun : 11 faut 
être deux pour se chicaner. B Mais un bon dimanche, a la messe; 
notre curé nous a annoncé qu'il avair décidé de nous quitter après la 
messe ! Nous étions plongés dans la consrernation.. . Puis, ce fut la 
panique.. . Chacun essayait d'expliquer la situation de son mieux et 
voulait enrayer le mal a sa façon, en se groupant, en devenant chef 
de file, en se rangeant dans u n  camp ou dans l'autre; la confusion 
régnait, si bien que le grand mal c'était ce que nous nous préparions 
à faire, quel que soit le c6té où nous nous étions rangés ! Pour ma 
part, je trouvais la situation tellemeni trisie que j'aurais bien voulu 
partager les doléances de chacun à tour de rôle.. . Je me refusais tota- 
lement ?I croire que l'ingérence de notre curé de quelle que façon que 
ce soit était l'une des causes de ce petit a schisme >>. Je m'y refuse 
encore, d'ailleurs ! La vie  du monde scolaire m'a appris que tout ce 
qui peut être arrivé ne peut être qu'en relation avec les charges ingra- 
ies qu'il devait exécuter. Être en même tetnps le curé. veiller sur ses 
ouailles, leur donner des services religieux, être chargé de leur âme. 
accon-iplir en plus u n e  tâche qui est généralement dévolue à cinq per- 
sonnes, cinq comniissaires d'écoles qui même à ce nombre ont parfois 
du fil à retordre, en plus des aumôneries diocésaines, voilà des char- 
ges qui en demandaient trop. I 'en ai même conclu que la plus ingrate 
des riches était bien celle de s'occuper du monde scolaire où l'on ren- 
contre à la fois les problèmes des enfants et des instituteurs et ou, 
par surcrolt. il nous arrive de trouver ceux des parents. Dans un 



Deuxième ptriode i i i 

enchevêtrement aussi total, comment se peut-il que l'on fonctionne 
sans que rien n'accroche jamais? 

Le monde scolaire, ai-je dit, n'était pas à l'origine du problème 
mais c'est là qu'on allait pourtant en sentir le plus les mauvais effets. 
Toute la première année de fonctionnenient a été une étape de tempête 
pendant laquelle la diplomatie était de rigueur, pour ne pas agrandir 
le problème en mettant de nouvelles personnes en cause. A !a fin de  
cette année, la situation n'était pas trop confortable et nous étions rap- 
pelés devant le peuple pour de nouvelles élections, a la suite desquel- 
les je fus nomrnC président.. . de ta commission et non pas du conflit, 
même si parfois, dans la mêlée, on aurait pu le croire ! Les grandes 
difficultés ont commencé à diminuer le jour où,  pris en face d'une 
assemblée tumultueuse, j'ai promis d'exercer, à titre de prbident, des 
représailles sévères sur tes enfants qui s'en mêleraient, quelle que soit 
la position des parents dans les affaires de  la paroisse ou de  n'importe 
quel groupe. Les troubles finirent par se circonscrire, le calme revint, 
lentement, et je crois que l'enjeu de notre commission scolaire (nos 
enfants) était sauvé, pour cette fois du moins ! 

La Commission scolaire a été fondée en 1956 et. après les jours 
difficiles qu'elle a connus, j'ai administré ses destinées peiidanr 
encore quelques années, sachant bien cependant que, pour régler des 
problèmes de ce genre. jl ne suffit pas de partir e n  guerre, il faut aussi 
savoir attendre que chacun soit prêt à venir cherclier la vérité où elle 
se trouve. 

L'agrandissement du couvent-école : la centralisation 

Quand la Commission scolaire eut réussi à mairriser les problè- 
mes dont j'ai par16 précédemment, elle a dû faire face B un  autre pro- 
blCme d'envergure : l'agrandissement de  ses locaux. Lors de la ren- 
trée des classes, en 1958. on avait dU rouvrir la petite école du vil- 
lage. fermie depuis I'ouvenure du couvent-icole qui offrait plus de 
confort et q u i  avair suffi jusque-là à loger tous les élèves d'âge sco- 
laire. Cette annke-là, toutes ies écoles fonctionnaient à pleine capacité 
et, pour l'année suivanrc, on prévoyait encore une auire classe com- 
plète d'enfants qui feraient leur admission en première aniiée . . .  et 
nous n'avions plus de place! Le nornbre d'enfants qui  désiraient 
poursuivre leurs études secondaires augmentait toujours, ce qui 
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demandait encore plus de locaux au village. Pour ne pas entasser les 
enfants de façon inacceptable. nous avions décidé, pour cette année- 
l i ,  de n'accepter que les enfants que la loi du Ministère, sur la limite 
d'âge, nous permettait d'accepter. dans son application la plus 
stricte.. . décision qui ne nous a pas rendus popiilaires auprès de cer- 
tains parents, puisque des enfants qui semblaient capables intellec- 
tuellement de suivre les cours de  la prernikre année n'ont pas été reçus 
à l'école. Les parents de ces derniers n'étaient pas contents de noire 
décision et j'ai dû, en  qualité de président, subir les remarques désa- 
gréables qu'on m'a adressées pour avoir respecté la limite d'fige et 
pour ne pas avoir fair de passe-droit! 

Nous étions conscients de la nécessité d'agrandir notre école au 
village et, au cours d e  l'année, nous avons communiqué avec les res- 
ponsables du Ministère. Un projet d'agrandissement a été préparé, 
soit : quatre classes additionnelles, u n e  salle de  récréation au sous-sol 
de même qu'une petite cantine où I'on distribuerait certains aliments 
et breuvages chauds aux enfants. Le contrat fut accordé au Syndicat 
mais cette fois on ne prévoyait pas de bénéfices, comme lors de la 
première construction, et l'ameublement ne faisait pas partie inté- 
grante du contrat ; c'était la  responsabilité de  la Commission scolaire. 
La construciion a été réalisée au cours de l'été d e  1960 et, le premier 
riovembre, les locaux étaient prets à recevoir les Clèves. Pour I'ouver- 
ture des classes, on avait eu recours à des locaux aménagés dans la 
salle du magasin, en plus de la petite école du village qui était plus 
remplie qu'elle ne l'avait jamais été. Cependant nous nous rendions 
bien compte que le fait de déplacer tous les enfants des deux écoles 
de rang qui étaient encore en fonction, équivaudrait à établir la centra- 
lisation des écoles de notre paroisse. A l'époque, un peu partout dans 
la province, on assistait à un pa.rei1 mouvement, pour ne pas dire 
deplacement. Nous n'étions peut-être pas ce que I'on peut appeler des 
avant-gardistes, mais nous n'aurions voulu pour rien au monde être 
rétrogrades., , Nous étions donc à un tournant : << la centralisation ... 

Les conrribuables, les parents, ont tous été convoqués de façon 
spéciale dans le but très net d'étudier ce sujet imponant et qui était 
des plus brûlants ! Fermerions-nous définitivement nos deux icoles 
de rang pour ne dispenser l'enseignement qu'à notre école du village 
qui comptait maintenant sept classes? Tous ceux qui connaissaient 
vraiment le problkme de l'enseignement savaient que la centralisation 
pouvait apporter des améliorations vrairnent intéressantes en nous 
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permeltant d'avoir une classe distincte pour chaque niveau du cours 
élémentaire, à l'exception d'une classe q u i  n'était pas assez norn- 
breuse et qu'on devrait regrouper avec une autre, au niveau de la qua- 
trième, cinquième oii sixième année, laissant ainsi un local libre pour 
le cours secondaire. Du côté financier, i l  couterait moins cher de fer- 
mer deux écoles rurales puisqu'on réduirait ainsi les frais de chauf- 
fage, d'éclairage, et d'entretien. Par conséquent, un jugemenr objectif 
n e  pouvait nier que, du coté économique et dans le domaine de l'en- 
seignenient proprement dit, jl y avair avantage à la centralisation. Le 
gros handicap, c'était le transport des écoliers er, par surcroît, le fait 
que les enfants devraient dîner en  dehors de la maison : .c II y a bien 
assez de  nous, les vieux, qui avons écopé de la << boite à lunch * pen- 
darit une bonne panie de notre vie, il ne faut pas que nos jeunes 
enfanis G héritent * de la même malédiction. Nous avons à peu près 
tous connu ce que c'était que de manger des sandwichs froids, gelés 
même. assis sur une souche ou accroupis près d'un arbre, tordus de 
froid, nous frappant les pieds et les mains pour 6viter qu'ils ne gèlent, 
nous approchant du feu de canip pour obtenir un  peu de chaleur et 
nous en éloignant pour éviter que les sourcils nous brûlent. >I Ce récit 
aiirait pu continuer encore longtemps ; je l'avais trop vécu et j'en con- 
naissais trop les conséquences pour pouvoir dire le moindre mot de 
protestation. Je savais, moi, aussi bien que les commissaires, que ce 
n'était pas des histoires qu'on racont.ait ! Nous y avions tous assez 
goûté pour ne pas en douter un seul instant ! 

Toutefois, pour la Commission scotaire, il y avait un autre avan- 
tage qui  jouait en faveur de la centraljsation : l'engagement des insti- 
tutrjces devenait de plus en plus difficile pour les classes 5 divisions 
multiples situées dans les rangs. En effer, les titulaires des écoles 
rurales étaient toutes des femmes et la plupart du temps elles n'avaient 
pas de moyen de transport -t ppltbt que de vivre rerirées, sans moyens 
de communication, sans téléphone, sans courrier et surtout sans 
moyens de ravitaillement, i l  est évident que les meilleures institutrices 
choisissaient des places plus intéressantes. La surveillance d'une 
seule école serait beaucoup plus facile et à l'école du village nous 
pourrions avoir uiie directrice qui, même sans être libérée de I'ensei- 
gnenient, pourrait nous rendre de grands services en coordonnant 
l'enseignement de coures les classes. 

Bien entendu, tous les arguments pour et contre se sont succedé 
pendant toute une soirée, parfois exposés calmement. parfois avec 
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vigueur, pour ne pas dire avec beaucoup de couleur ! Les contribua- 
bles étaient assez bien informés et ils voulaient chacun nous faire con- 
naître leur opinion sur le sujet ; d'ailleurs, ceux qui avaient des argu- 
ments à présenter contre la centralisaiion voulaient profiter des rninu- 
tes précieuses que mettait à leur portee cette assernbtée spéciale. . . et 
ils s'étaient préparés en conséquence ! La réunion s'est prolongée 
assez tard dans la nuit afin que tous puissent se faire entendre. Le 
fait que nous offrions de servir des breuvages chauds à tous les éco- 
liers qui devraient dîner à l'école, agissait e n  contrepoids dans la 
balance des décisions, et le fait d'avoir fait installer une petite cantine 
donnait la preuve que nous étions sérieux, et diminuait grandement 
la gravité d u  dîner à l'école. Du c6té de l'enseignement, nous ne pou- 
vions fournir la preuve de ce que serait le fonctionnement d'une école 
dans le cadre de la centralisation puisque personne n'avait d'expé- 
rience dans ce domaine. De toute façon, nous voulions promouvojr 
l'enseignement et il n'y avait pas d'autre moyen qui soit plus à notre 
portée pour nous en  donner la possibilité. - Les participants à l'assemblée ont finalement réussi a réunir leurs 
idées de façon acceptable, non pas qu'ils aient tous été du même avis, 
car je parie que personne n'avait tellement changé d'opinion, mais 
chacun avait pris connaissance de ce qui était une priorité pour I'au- 
tre. Un exemple va peut-etre situer les lecteurs: pouf les gens qui 
habitaient des endroits avoisinant les écoles qui fermeraient, particu- 
lièrement l'école du rang sept, leurs enfants allaient dîner à la maison 
et, dans la plupart des cas, ils n'avaient que quelques pas à faire pour 
s'y rendre ; il faut donc les comprendre de s'être objectes de façon 
systématique. Ils se sentaient privés d'un avantage immédiat en 
voyant fermer leur école. Par contre, ceux qui étaient en faveur de 
la centralisation, expliquaient que pour eux le grand avantage était 
de pouvoir réunir le plus grand nombre d'enfants afin de leur donner 
le meilleur enseignement possible ; que tous ensemble ils pouvaient 
l'obtenir, grâce à la concentration des élèves et a de meilleurs 
professeurs. 

En terniinant la réunion, les contribuables ont formulé une réso- 
lution q u i  mettait en branle le mécanisme de la centralisation. Chacun 
s'en est retourné chez lui convaincu d'avoir au moins fait son devoir. 
en participant à une décision paroissiale qui n'avait pas manqué d'in- 
térêt, et d'avoir apporté la contribution de grandes vérités a la réalité 
de la vie scolaire. Toutefois, cette décision, même si elle avait été 
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quelque peu laborieuse et qu'elle demeurait conditionnée par la 
volonré de chacun, n'était pas la seule difficulté à surmonter. II restait 
encore le Ministère, qu'il fallait convaincre de la valeur de notre pro- 
jet. Personne au Ministère, jusqu'à ce jour, n'avait osé laisser entre- 
voir la possibilitk d'une permission pour ce changement radical. Hs 
avaient leurs raisons et ils n'entendaient pas les abandonner : les deux 
écoles qui devaient fermer n'avaient pas l'âge reconnu par les normes 
du Ministère pour être fermées ! À cause de cette raison, i ls mainte- 
naient leur décision de les laisser fonctionner pendant au moins dix 
ans... L'une des écoles avait neuf ans et l'autre n'avait que six ans. 
On ne pouvait pas dire que c'étaient de vieilles constructions, et le 
Ministère nous avait déjà fait parvenir des instructions pour qu'elles 
demeurent ouvertes encore pendant quelques années. 

Aprés avoir délibéré sur le sujer pendant toute une soirée, l'as- 
semblée a adopté une résolution m'autorisant à communiquer avec le 
Minjstére par téléphone, au cours des derniers jours avant le premier 
novembre. date h laquelle nous devions faire nos changements. La 
personne que je devais contacter à Québec était le préposé aux cons- 
tructions. Les raisons qui nous motivaient, pour la centralisation, je 
devais les lui faire connaître ! Mieux encore, il me fallait le convain- 
cre que c'était d'une grande importance ! Je dois dire que les quelques 
minutes que j'ai passks au téléphone furent extrêmement laborieu- 
ses, et que la permission qui en a résulté ne fut pas tellement explicite. 
Cependant, cette intervention nous a permis de réaliser les projets que 
nous avions élaborés avec nos contribuables, sans subir de représail- 
les, toujours ennuyeuses ! 

Voilà que, pour des raisons bien simples peut-èire, nous avions 
adhéré à un systéme scolaire, sans savoir quelles répercussions i l  
apporterait et jusqu'oit il s'étendrait ! Quand on pense que ce que nous 
avons fait pour nos écoles paroissiales ce jour-là se  répke partout 
aujourd'hui, si bien que la centralisation est devenu un système com- 
plet ; mieux encore, elle s'est étendue à tous les secteurs d'activités : 
associai ions syndicales, organisations gouvernementales, enfin tout 
est regroupé, centralisé, si bien qu'on commence à dire qu'il faut 
décentraliser ! On ne sait plus s'il faut continuer de penser en fonction 
du regroupement. Après le paroissial, ce fut au régional de centrali- 
ser, de sorte que les enfanis qui trouvaient formidable de prendre 
I'auiobus scolaire pour faire deux milles, le prenaient maintenant 
pour vingt-cinq ou trente milles. Ces premieres initiatives que nous 
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avons prises à l'époque marquaient le début d'une ère de centralisa- 
tion dont nous ne soupçonnions pas l'exrension future ! 

Le plan économique 

Au plan économique, la  deuxième période a éré très féconde. Le 
début, surtout, fut très bon. Les droits de coupe accumul&s formaient 
un fonds de roulement d'au-delà de cent mille dollars. On avait déjà 
commencé a en faire la distribution en primes de terre, payées aux 
colons pour les acres défrichés et les terres labourées et ensemencées 
au-delà des trente premiers acres ; ces terres étaient payées par le 
Ministere à un prix interessant a u  début mais le montant a comtnencé 
à décroître par la suite. Le montant des primes que le Syndicat payait 
était fixé selon la décroissance de celles payées par le Ministère pour 
quarante acres. Le Syndicar payait un montant plus faible pour plu- 
sieurs autres acres. C'était a ce moment-là que les primes allaient être 
profitables et cela pour plusieurs raisons : le travail en abattis deve- 
nait de moins en moins difficile à exécuter, parce que les terrains 
étaient plus découverts, de sorte que les souches étaient moins diff~ci- 
les 5 enlever. et parce que cette opération soulevait moins de terre 
susceptible d'être entraînée dans les tas d'abattis par les bouldo- 
zeurs w ,  ce q u i  empèchait le feu de jouer le r81e actif que nous lui 
connaissions dans ce travail de mercenaire. Les méthodes s'étaient 
améliorées et ce qui facilitait le plus la tâche de chaque colon bien 
décidé a cultiver c'était qu'il possédait ordinairement plusieurs instru- 
ments q u i  lui étaient d 'un grand secours dans l'exécution de son tra- 
vail de mise en culture des terres défrichées, surtout si parmi ces ins- 
truments i t  y avait un tracteur de ferme. 

Les primes que le Syndicat distribuait, étaient calculées pour cha- 
que lot de la paroisse ; ainsi, un  colon qui venait de faire l'acquisition 
d 'un lot par le truchement de !a loi du rachat des terres pouvait bénéfi- 
cier des primes de terre du Syndicat sur chacun des lots qu'il possé- 
dait et cet avantage lui permettait lin bon lancement dans I'agricul- 
ture. On a vu précédemment que des sommes intéressantes avaient 
été tirées du fonds de  rouletnent pour être accordées à des sociétés 
- telles que la magasin coopératif. On se proposait de le faire encore 
dans le cas où des organismes auraient besoin d'aide pour démarrer. 
Ce fonds de roulement était une perspective intéressante pour tout le 
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monde, en paniculier pour les agriculteurs. Ce puissant fonds de  rou- 
lement leur permettait de financer la coupe de leur bois et, cornmr 
leur situation financière était bonne, les institut ions bancaires ne crai- 
gnaient pas de  leur fournir des avances. 

Les membres, à cause de l'épargne obligatoire, avaienr presque 
fini de solder leurs dettes. Avec le temps, les activités forestières 
étaient devenues payantes ; elles visaienr à économiser la forêt en met- 
tant à profit une gratide sélection de bois et l'on s'acharnait à en tirer 
la plus grande utilisation pratique possible. Le trarisport des billots 
se faisait par camion, sur des chemins gelés qui sillonnaient la forêt 
en tous sens. Pour la construction des chenlins gelés, on utilisait u n  

bouldozeur » 2 coût très modique. La scie a chaîne venait d'être per- 
fectionnée. Bref, on peut dire que les membres et la direction avaient 
mis en commun leur expérience individuelle. 

Cependant, vers la fin de la période surtout. les premiers colons 
avaient, à peu de chose près, f in i  de payer leurs constructions qui 
étaient pratiquement toutes terminées, ou encore ils avaient accumulé 
de l'épargne, mais ce n'était là que quelques cas isolés. Le fonds ne 
s'accumulait plus aussi progressivement, i l  était plutôt starionnaire. 
Chose certaine, nous ne nous faisions plus d'illusions sur un point : 
de nouveaux colons. il n'en viendrait probablement plus.. . rien ne 
servait de  se leurrer ! Le remps de la colonisation nous apparaissait 
déjà révolu. C'était mainlenant l'lieure de la consolidation: du 
regroupement ! 

Enfin ,  depuis que le règlement agricole (limite des gains) avait 
kt6 adopté, on s'émir assoupli sur deux autres points : l'épargne obli- 
gatoire au lieu d'ètre retenue à 50 % l'était à 25 %, sous prétexte 
de permettre plus facilement des invesiissements du côrC agricole, et 
ceux qui avaienr fini de payer leur établissement pouvaient retirer leur 
salaire e n  entier. Tous ces chsngemenrs ont affecté le fonds de roule- 
ment et f ini  par restreindre les liquidités du Syndicat. II est évident 
que si chacun depense l'argent qu'il gagne. au fur er a mesure, il ne 
peut pas en mettre de côté pour les investissements collectifs. L'épar- 
gne obligatoire diminuant, i l  aurait fallu instaurer l'épargne volon- 
taire pour produire une force cotlecrive qui permette à la société de 
se regénérer. 

Vers la fin de la deuxième période. le chari.tier du lac Faillon lais- 
sait un peu inoins d'espoir ; à cause des déplacements, les membres 
ne manifestaieni que peu d'iniérêt pour ce compromis à leur situation 
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originale et il a fallu terniiner les travaux avec des non-niembres. 
Quelquefois aussi, i l  a fallu avoir recours aux non-membres pour 
assurer le volume de  production rajsonnable pendant les travaux de 
bûchage. Vers la f in  de la période, les travailleurs étaient moins nom- 
breux dans les chantiers de  Guyenne et les travaux se faisaient de 
façon moins stimulante qu'avant. Ces travaux étaient moins payants. 
le volume de production était plus faible ei les coGts étaient dispropor- 
tionnés par rapport aux revenus. 

Le plan social 

Au plan social, la deuxième pkriode a donné lieu, au début, à 
des études profitables et la participation était encore bonne, à cause 
de l'enthousiasme qui avait prévalu durant la premiére période. A 
vrai dire, tout a continué de se faire comme par le passé. 

L'unité a éte ébranlée par des mésententes entre quelques famil- 
les ; on ne peut pas dire cependant que ces mésententes aient été à 
l'origine des maux économiques dont j'ai parlé tantôt, ni de certains 
ralentissements de la participation dont nous allions sentir les effets 
bientôt. 11 n'en demeurait pas moins que les débats autour d u  règte- 
ment (limite des gains), les conflits d'intérêts qui étaient apparus, les 
soupçons exprimés lors des réunions, le fonctionnement difficile de 
ce règlement mal accepté, la détérioration de la situation jusqu'à son 
rejet, avaient terni quelque peu l'enthousiasme. Bien entendu, le sim- 
ple fait de savoir, de connaitre le nombre de ceux qui abandonnaient 
le but fixé, et les problèmes que peut engendrer u n e  telle situation 
d'incertitude, pouvaient briser l 'unité. On sentait deux ambitions dif- 
férentes : les uns optaient pour la difficile agriculture, et les autres, 
les chanceux, pouvaient continuer dans la forêt ! Cette dernière avait 
aussi ses problèmes, mais nous les percevions moins. 

Quant à moi, j'avais fait le choix de ma vie : u l'agriculture ; 
il avait ét6 fait bien librement, et ce n'était pas quelques raisons futiles 
qui allaient me faire changer de << vocation n professionnelle, meme 
si elle me paraissait moins dorée qu'avant ! Cependant, comme les 
discussions entre les membres se faisaient de plus en plus pénibles, 
le ciel s'est assombri malgré nous, particulièrement e n  ce q u i  concer- 
nait l'économie forestière et les frais d'exploitation de chantier. On 
tentait parfois d'expliquer la situation en disant que le personnel de 
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1 'administration était trop nombreux pour la production donnée. La 
vérité dans tout cela, c'est que les membres, rnême s'iis ne pouvaient 
expliquer le problème. le ressentaient profondément. Le sang (l'ar- 
gent) ne circulait pas bien dans I'organjsnie (les fonds du Syndicat) 
et bientbt les anticorps (les assernblées) ne suffiraient plus pour 
enrayer les courants nocifs. 

Nous avions commencC sans argent el, au début, nous avions le 
moral pour supporter cette situation. Par la suite. nous avons connu 
une période plus facile où l'argent ne faisait pas toujours défaut. Par 
contre, ceux qui avaient l'habitude d'agir avec prudence craignaient 
que cette nouvelle situation ne dure pas.. . Dans le comportement des 
membres, il n'y avait rien de très particulier, rien de dramarique, sauf 
qii'on apercevait comme une impasse à l'horizon ! L'argent devenait 
de plus en plus rare et, pour se renflouer, on exigeait de inoins en 
moins de discipline.. . On croyait que la participation des tnembres 
finirait par rendre la situation acceptable et,  aprés tout, mieux valait 
compter seulement sur des volontaires bien décidés, pensait-on ? On 
redoutait que les études imposées sous peine de sanctions ne soient 
u n  moyen employé par des groupes de membres pour promouvoir 
seulement les études qui les favorisaient ; parmi eux se trouvaient les 
agriculteurs qu'on accusait maintenait d'avoir vécu SOUS la protection 
des travailleurs en forêt ... Comme s'ils n'avaient pas rravaillé en 
forêt eux aussi ! Cette accusation se fondait sur le fait que les colons 
qui défrichaient leur terre pouvaient retirer des primes dont le finan- 
cement provenait des droits de coupe accumulés par tous les travail- 
leurs en forêt. On accusait aussi les agriculteurs de laisser payer tous 
les frais d'administration par les adeptes forestiers parce que les agri- 
culieurs travaillaient maintenant moins en forêt qu'eux. On commen- 
çait déjà à oublier, qu'au nioment de leur arrivée, les colons s'étaient 
engagés, tous sans exception, à s'établir dans l'agriculture et que la 
spécialisation dans les travaux de forêt érait venue en suite. On 
oubliait aussi que les agriculteurs, à cause du caractère de perma- 
nence de leur situation, étaient toujours présents dans la paroisse et 
qu'ils écopaient souvent d'un bénévolat qui n'avait rien d'un traite- 
ment de faveur. L'appui aux divers mouvements, le travail agricole. 
dont le résultat devenait imposable (propriété agricole) par la com- 
mission scolaire. entrainant une contriburioti additionnelle de leur 
pari, roure cette continuité q u i  était l'oeuvre en grande partie des agri- 
culteurs, 11s ne l'avaient pas remarquée. 
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Les années soixante allaient bient6t être marquées de petites his- 
toires révolutionnaires ; la discipline. les conrraintes, les sanctions. 
tout ce qui était obligatoire était tnoins populaire, i l  y avait un relâche- 
ment. Plusieurs étaien1 captivis par le confort de leur foyer. par la 
télévision q u i  venait de faire son entrée ; les gens la préféraient par- 
fois aux assemblées tumuliueuses qui  auraient pourtant dû être tenues. 
Il y avait maintenant beaucoup d'automobiles et les gens voyageaient 
passablement. Individuelle~i~ent. ils commençaient à communiquer 
avec I 'extérjcur,  et cela de  façon assez régulière, et dans une optique 
qui n'était probablemenl pas des plus valorisantes pour notre société. 
Je ne crojs pas devoir juger cette attirude ; cependant, si elle s'était 
pratiquée de façon normale et sans discrimination au cours des pre- 
miCres années, elle n'aurait peut-être pas pris les dimensions qu'on 
lui connaissait maintenant. Tout peut s'expliquer en termes de corn- 
munication et d'harmonie humaine. 

Nous e n  étions donc a la fin de la deuxiènle période o ù  tout sem- 
blait avoir continué comnie avan t ,  mais l'enthousiasme quasi délirant 
du début n'était plus ! On pourrait mèrne dire que nous assistions à 
un ralentissemeni marqué de la participation, dont les effets faisaient 
planer au-dessus de nous un nuage qui ne nous entravait pas entière- 
ment la vie niais qui obscurcissaii norre ciel quelque peu. 

La situation de la famille et de t'entreprise 

Comme je me suis plu à le rappeler déjà quelquefois, nous étions 
au début des années soixante. ks principes du régime de  colonisarjon 
traditionnel venaient de changer. Plutôt que de concenrrer leurs forces 
à vouloir à tour prix agrandir les fonds de terre par des politiques 
qui visaient constamment à faire de l'abattis. les niembres vonr plutôt 
consacrer leur argent à faire produire les superficies qui sonr déjà prê- 
tes à être cultivées, en utilisant le plan de consolidation et la loi de 
rachat des terres. En effet. i l  y avait déjà de très grandes Ltendues 
de ter re  arable prêtes à être cultivées. quand elles ne l'avaient pas 
déjà été quelquefois. 

Le rkgiine traditionnel de colonisation venait de changer et la 
situation de l'entreprise aussi. L'abattis avait reculé et la terre cultiva- 
ble  avait pris place. Je venais de  faire I'acquisitiûii du lot irente-sept, 
celui de notre voisin de l'ouest, grâce à la loi du rachat des terres, 
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via le Syndicat. Cet achat ne coniprenait ni la maison ni son emplace- 
ment. Tous les terrains défrichés éraient à relabourer. La ferme allait 
niaintenant prendre l'expansion plus rapidement. mais i l  y avait un 
défi : les depenses qu'allait occasionner I'arndioration du fonds de 
terre. Comment allaient-elles se solder ? Probablenient par du travail 
additionnel à l'extérieur. 

Une grange a été construire en 1956 : ses dimensions étaient 
inodestes 34 pieds sur 45 .  Pour la levée, une journée de - corvée 
a été organisée (comme datis l'histoire). La charpente était faite de 
madriers, cloués en arches appelées << fermes >>. La toiture avait la 
forme d'un u comble français n, la couverture était en tôle d'acier et 
les lambris, en planches de bois brut. Cornme les dimensjons de la 
grange étaient assez restreintes, j 'ai  installé l'étable dans un autre 
bâtiment de 22 pieds sur 30. dont j'avais exécuté la construction au 
cours de la première période. La inaison, qui était du groupe des vingt 
premières maisons construites eri 1947, reposait sur iin solage en 
bois ; il a fallu le remplacer par du btton. J'ai fait l'acquisition d'urie 
faucheuse et d'une trayeuse avec tout le système de traite : on ne pou- 
vait traire qu 'une vache à la fois, inais cela permettait de faire en 
même tenips toiis les travaux de l'étable. Noiis écrémions le lait et 
nous engraissions un porc avec le lait écremé. 

Chacune de ces améliorarions marquait une étape que nous véné- 
rions presque.. . Pour la crkme i l  a fallu acheter u n  premier bidon, 
un beau bidon neuf!  En 1958, j'ai changé le tracteur que j'avais 
acheté du Syndicat pour un rnodhle plus récent que j'ai gardé 
jusqu'aprés l'achat du second lot. La maison a reçu un tant soit peu 
de finition au  rez-de-chaussée et un systcme cen~ral de chauffage au 
bois. À la suire de recherches infructueuses sur nos lots, nous nous 
soniines organisés, dix colons, pour nous installer un aqueduc corn- 
munautaire ; les conduites d'eau ont été acheminées jusque dans 1 'éta- 
ble. Le système fonctionnait selon le principe coopiratif. Après I'ins- 
tallation, il ne restait aux coabonnés qu'à payer les coniptes d'électri- 
cité et d'entretien, qui s'élevaient a un ou deux dollars par deux 

pour chaque abonné. Pour une sornnie aussi minime, noiis 
avions l'eau pour tous nos besoins, pour la maison et l'érable, quel 
que soir le nombre d'animaux que celle-ci abritait. Le circuit de distri- 
bution s'étendait sur  une distance de près d'un mille. 

La maison, lorsqu'elle a été construite, occupait un espace 
dénudé. sans aucun arbre d'aucune sorte : la surface du sol avait été 
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tellement nettoyée que l'herbe ne poussait pas, la terre restait grise 
et sans aucun agrément. À la fin de la deuxième période. I'environne- 
ment de la maison avait bien changé ; la présence d'arbres enjolivait 
ies abords de la ferme, i l  y en  avait une centaine de plantés : des sau- 
les, des liards, des trembles, des épineries et quelques arbustes venant 
d'une pépinière. Ils avaient eu un départ lent, mais ils étaient mainte- 
nant en mesure de fournir un  coup d'oeil agréable. A cause de  la 
végétation, les oiseaux étaient devenus des êtres familiers et, le matin, 
on pouvait les entendre chanter le lever du jour ; parmi eux, on comp- 
tait des hirondelles, qui ne sont venues que lorsque les cultures ont 
été implanrées pour de  bon. Le sol produisaii à peu près tout ce qui 
était nécessaire pour nourrir les animaux de la ferme. Nous venions 
n r - r d g -  
retirions pas un prandwantage tinancier,.ii~ais c'ctait,une,expérienc.e. - 
nûmelie qui pcntietrait dc profiter cl'infnrm;tiionr; ç u p p l é i i ~ c r i t ~  

Les enfants etaient maintenant au nombre de neuf. Jules, l'aine. 
venait de  faire son entrée conime pensionnaire au séminaire d'Amos ; 
parmi les autres. ceux qui étaieni d'âge scolaire allaient à l'école 
paroissiale centralisée, dont l'autorité suprême était sur le point de 
devenir Le ministère de  l'Éducation. La Commission scolaire adminis- 
trait encore tout mais on croyait bien qu'un chambardement allait se 
produire . 

Un événement paroissial qui n'a pas manqué d'attirer toute notre 
attention : venait d'être tourné à Guyenne. Les 
cinéastes, les acteurs et les rechniciens avaient établi leurs quartiers 
généraux au lac Chicobi, dans les bitiments de la scierie de M. Fran- 
çois Gallichan. de Launay. Les installations de cette scierie étaient 
désaffectées depuis quelque temps. Pendant le tournage, je faisais 
partie de l'équipe des accessoiristes et toute ma famille a été appelée 
à participer. lorsqu'il avaient besoin de  figurants, ce qui nous a per- 
mis d d  c que 
nous avons rnême eu le bonheur de recevoir chez nous. I I  nous disait : 

Vous croyez être des voyageurs de  grande aventure. vous avez com- 
mencé à voyager en voiture i chevaux, selon vous. vous avez suivi 
I'évo1ution. VOUS vous transportez inaintenani en auto ,  mais ce que 
vous avez connu de l'évolution n'est que le commencement de ce que 
va nous faire voir l'avenir. Vos enfants. surtout, connaîrront autre 
cliose, ils ne connaîtront pas de frontières. i l  y en aura peut-être plu- 
sieurs qui habiteront en pays étranger, méme outre-mer ; ils viendront 



Je iravaille à la forêt. 
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peut-ètre vous voit avec leur propre avion.. . Prédiction ou parole en 
l'air ? Pour ne pas être téméraire il vaudrait mieux retenir la seconde 
option.. . Nous verrons bien ! 

Étant donné l'expansion que l'entreprise avait prise et qu'elle 
allait prendre dans l'avenir. cette période a exigé plus de main-d'oeu- 
vre à l'extérieur ; la niète et les enfants étaient très souvent présents 
pour accomplir toutes sortes de taches : travail au  jardin, ramassage 
de petits bouts de bois d'abattis, hersage, soin des animaux, traite des . . 
vaches. et quoi encore! 0 . . ~ - - ~ ' & ~ s t ~ ~ ? i : ~ ~ ~ T " ~ e l l i s s e r n e n t  des 
iibords dc la terilie et elle a aussi fait beaucoup de  travaux de  couture, 
de tricot, de tissage. Ce n'était pas la besogne qui n-ianquait, elle avait 
beaucoup à faire pour arriver à terminer son ouvrage ordinaire de 
maison. 

Quant ii moi, je n'avais pas tellemenr ralenti mes activi.tés, rnais 
je trouvais que les résuliats se faisaient attendre. Après avoir passé 
cinq ans comme aide-camionneur chaque hiver er durant de grandes 
parties d'été, je revenais à mon premier travail, cclui de  bdcheron, 
mais cette fois avec un nouvel outil, 4 la scie à chaîne >>. Elle avait 
été souvent contestée par les colons, mais les fabricants avaient riussi 
à mettre au point des modèles qui fonctionnaient très bien et son utili- 
sation était devenue rentable. Comme elle était plus facile à affûter 
et que c'était moins éreintant de travailler avec une telle scie, je m'en 
suis acheté une et j'ai cominencé à travaiiler pour la première fois 
en équipe de deux, opération (t bûchage et skidage S .  Le règlement : 
<< gains et rravail mêlés * ! Ma partition à l'équipe : bûcher011 ; instru- 
ment fourni : scie à chaîne. J'appréciais ce travail et la formule ne 
rne déplaisait pas non plus. Elle nous permettait de nous entraider au 
momeni voulu si nous avions des morceaux lourds à déplacer, de 
m6me que pour les travaux pouvant être effectués à un ou à deux, 
selon les circonstances. Toutes les entenies étaient prises sur les lieux 
de travail, par conséquent aucune réunion n'était nécessaire pour 
administrer le groupe. 

Les travaux de l a  ferme s'exécutaient durant les temps libres et 
toute la famille parricipait. Quand les enfants étaient à la maison, 
c'est-2-dire quand ils n'ktaient pas a I'ecole, ils allaient au champ. 
Les scéiles de vie familiale rurale se multipliaient. Les deux fils ainés, 
avec un peu de surveillance. pouvaient se servir du tracteur. Ils sont 
vite devenus des conducteurs clievronnés et ils pouvaient donner de 
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sérieux coups de  [nain. 
Au printemps, pour les semailles, je faisais encore la tournée, 

avec le semoir acheté du Syndicat, chez les cultivateurs de la paroisse. 
Ceci ni'apponait un petit revenu et je remplissais l'engagement q u e  
j'avais pris lors de l'achat. Le soir et les fins de seniaine, c'est sur 
[na propre ferme familiale que j 'exécutais les semailles. 

Cette manière de faire me permetrajt de faire avancer les travaux 
plus rapidement. mais elle nie faisait accomplir des journées trks lon- 
gues. et il  m'arrivait de temps à autre de me faire aider pour la traite 
des vaches. À celte époque où il fallait profiter dc toutes les périodes 
de beau temps, i l  m'est arrivé souvent de rravailler prcsque toute la 
nuit. avec le semoir. dans les endroits que je connaissais le mieux. 
Ce métier m'a permis de  connaitre la paroisse dans tous ses replis, 
en ce qui concernait le sol, presque aucun détail ne m'échappait eri 
ce qui concernait le relief et la géographie des terres cultivées m'était 
très familière ; c'était pour moi un travail très passionnant, c'était 
presque une aventure chaque fois que je devais aller sur des terres 
nouvelles. Mais c'était aussi une dure besogne de manoeuvrer cet ins- 
trument q u i  est tout de même assez compliqué, parfois même en 
pleine nuit. Quand on avait peur de la pluie pour le lendemain, il arri- 
vair que je n'aie pas le temps de revenir à la maison avant que la pluie 
tombe à siaux.. . Rentrer à trois ou quatre heures du matin avec tout 
nion attirail et le metrre à l'abri avant de me coucher, par un temps 
pareil : je n'avais pas nécessairemeni l'impression de recevoir un 
cadeau quand je recevais ma payc pour un travail comme celui-là ! 

Du côté social, les relations étaient devenues moins allègres. 
Quand on demandait l'aide des autres. on percevait une  sone de lour- 
deur, d'embêtement. 

La participation, dans la paraisse, n'était pas suffisante pour 
combler Inon désir de cornniunication, communication que je croyais 
nécessaire au  bon fonctionnement des activités. U n e  crainte invisible 
empêchait ma famille de s'extérioriser parfaitemenr et. même si nous 
essayions de nous en cacher, elle n'en était pas moins réelle. Les cul- 
tivateurs avaient des craintes auxquelles je ne pouvais échapper moi- 
même. Avaient-ils des doutes. ces doutes étaient les mie~is ! C'était 
ma profession et tout ce qui s 'y  rattachair me touchail de près ! Cette 
vie dé1 icieuse de I'agricultiire, je la goûtais de plus en plus et je vou- 
lais la connaître encore mieux. Plus la proportion des revenus Fami- 
liaux provenant de la ferine augmentait, plus j'avais hite de ne v ivre 



126 Guyenne 

que d'agriculture. C'est pour cela que quand mes doutes ont  été plus 
forts, j ' a i  visité d'autres femies de la région. Je Ies trouvais bien 
chanceux ceux qui  avaient passé leur vie à la ferme et je voulais pou- 
voir devenir conims eux. Et c'est parce que j'entrevoyais cette possi- 
bilité que j'avais si hâte de procéder a l'étape finale qui me procure- 
rait une vie agricole stable. Pour l'instant, ma décision rie pouvait 
s'arr$ter, je croyais que le courage allait finalement vaincre l'espèce 
d'obscurité q u i  nous envahissait. 



CHAPITRE 3 

A plusieurs reprises j'ai eu à décrire verbalement ou par écrit la 
troisième période et chaque fois j'ai ressenti u n  serrenient de coeur 
q u i  ine hisait [n'exprimer avec des mots plus courts, comme pour 
dissiper l'angoisse qui m'étouffait en prononçant des phrases que je 
trouvais toujours trop dures, même si elles étaient encore loin de con- 
tenir toute la lourdeur de la réalité quotidienne. Les événements de 
la troisième période je sais qu'ils orit eu une exrreme influence sur 
les colons qui ont décici& de partir ; et j'étais de ceux-là. Aujourd'hui 
encore je ressens ce même sentiment qui me rend la tâche difficile. 
Peu impone. je ferai cornine à l'époque et je commenterai les événe- 
meiits un  à u n ,  en in'efforçanc de ne pas penser au dénouement final 
et à l 'amertume que j'en ai gardée. 

L'entreprise du lac Faillon 

Nous allons debuter le récit de celte troisiénie période par l'his- 
toire de l'entreprise du lac Faillon qui, nous l'espérions, permettrait 
à notre colonie en pleine expansion agricole de  maintenir en marche 
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tout le mécanisme d'exploitation forestière q u i  constituait notre prin- 
cipal revenu, à cette époque, et qui devait également nous pemlettre 
un revenu d'appoint en agriculture, pour garantir l'avenir des colons 
en expansion. 

Nous avons laissé l'histoire du lac Faillon au triornent où cetie 
entreprise venait d'obtenir ses premiers résultats, qui n'étaienr pas 
trop positifs : un déficit d'expioitation. On se soiivient que l'on vou- 
lait apporter des ümélioratjons à cet établissement : la consrruction 
d'un moulin ou plutôr d 'une scierie, près de la voie ferrée, ainsi que 
la constructjon d'une route carossable qui permetrrait aux colons de 
Guyenne de s'y rendre sans être obligés de se  soumettre à l'horaire 
du C.N.R.  qui n'était pas avantageux, mais c'était le seul transport 
possible pour se rendre à la limite forestiere en question. 

Les annees se sont succédé, apportant cenaines corrections et 
également des problèmes nouveaux, mais sans vraiment rien changer 
dans le domaine de la rentabilité. Les déficits ont continué de façon 
continue. même qu'une année, au inoment de l'ouverture. à l'au- 
tomne, il n'y avait pas suffisamment de  participants et la limite est 
demeurée inexploitke cet hiver-là, et un déficit est quand même 
apparu au bilan. Les pertes. cette année-là étaient dues a la fermeture 
impromptue, entraînant une dépréciation accrue des matériaux et 
fournitures entreposés et dont i l  faudrait tenir compte lors de  la réou- 
verture pendant les années subséquentes. C'est après cette année de  
fermeture qu'une grande opération a été lancée : la construction 
d'une scierie, près de  la voie ferrée. et d'un chemin à travers la 
limite, pour le transport des billots et le raviraillement du chantier 
des bGcherons, situé non loin de l'extrémité de la limite. 

La scierie devait être équipée d'un écorceur et d'un moulin a 
copeaux ; ta constniction en serait très longue er coûrerait très cher ; 
on laissait entrevoir qu'une somme de 100 000 $ serait investie dans 
cette construction. Pour les capacités financières que nous avjons, 
c'était une forte somme à investir, dont une bonne partie serair 
eniprunrée. Le nombre des adhérents n'augmentait pas pour aurant , 
au contraire il diininuait toujours, d'opkration en opération, si bien 
qu'une année on a terminé presque entièrement avec des non-  
membres. La limite forestière appartenait encore entièrement au  
Syndicat el, par conséquent, à I 'assemblée générale annuelle, les 
membres arfichaient un niécontentement assez marqué. Ils proposè- 
rent que le tout soir vendu, soit à des membres, soit à des particuliers. 
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Les uns voulaient que ce soit un groupe de membres qui se porte 
acqutreur de cette limite pour un montant symbolique. tout en accep- 
tanr de pourvoir aux dettes de construciion. Les autres croyaient qu'il 
serait plus profitable de la  céder dans une vente a option, parce qu'ils 
prétendaienr qu'il n'y avait pas de membres dont l'intértt était assez 
marqué pour réussir dans l'administration de ce genre d'entreprise. 
C'est cette dernière option qui a été retenue er qui a fini par percer 
pour de bon et être adoptée. À l'autonine, au temps voulu pour l'ou- 
verture, un optionnaire s'est présenté. Il a débuté les opérations en 
connaisseur ; le Syndicat surveillait.. . ses intérêts.. . mais lorsque le 
dégel a cornmend, le bois se trouvait encore en grande partie dans 
la forêt. Notre acheteur optionnaire a disparu, abandonnant la direc- 
tion du chantier, et le Syndicat est resté avec la production à terminer. 
II était l'endosseur. Pour récupérer les sommes investies directement 
dans la production, il devait terminer le transport de billots à la scie- 
rie, puis commencer les travaiix de sciage. Enfin, i l  pourrait toiicher 
l'argent qu'il avair avancé ! Tous avaient hâte que ce soit terminé. 
on espérait qu'enfin les affaires allaient prendre une tournure plus 
encourageante. Avec le concours de quelques membres, les affaires 
allaient rondement. Tout était encore en pleitie activité quand le feu 
a détruit toute la scierie ! 

Chacun savait que, dans le sinistre. érair anéantie une partie des 
sommes auxqiielles i l  avait contribué par son travail quotidien. 11 n'y 
avait aucun doute, une bonne part de nos économies co!lectives n'était 
plus ! Pour le moment, on essayait de calculer ce que nous avait coOti 
cette expérience. Valait mieux s'absteiii r ! Nous ne savions pas quels 
moniants y avaient été inirnobiljsés, d'ailleurs le saurions-nous 
jamais? Quelle quantité d'efforts avaient Cté. anéantis dans ce sinis- 
tre? Saurions-nous quelle part de l'argent fourni provenait du travail 
des colons sur le territoire de Guyenne? Pour le moment, tout ce 
qu'on savait c'est que, des investissements au lac Faillon et ii Press 
Station. i l  ne restait que quelques ferrailles tordues er quelques 
moteurs ou instruments qui avaient échappé à l'incendie. Un mot que 
l'on retrouvait dans la bouche de plusieurs : <t C'est la f i n  B. Au terme 
d'une pareille histoire, je m'attendais à voir les liommes consternés 
par le récir de cette tragédie, mais il n'en était rien ! J'ai mènie 
enrendu des soupirs de soulagement : u Tout est bien qui finit bien ! H 
Pouvions-nous parler ainsi ? Les honimes savaient que, maintenant, 
l'affaire allait être liquidée, et ils étaient bien conscicnrs que I'exploi- 
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ration de cette limite leur avait apporté plus d'inconvénients que de 
véritables avantages. Cette entreprise était couverte par l'assurance- 
incendie, ils le savaient, alors après les délais d'inspection, le montant 
d e  l'assurance serait payé. C'était une somme assez importante ; mais 
quand tout a été payé el analysé, on s'est rendu compte que le fonds 
de  roulement était épuisé et que, de toute l'entreprise, il ne restair 
qu'une dette qui serait, pour quelque temps du moins, un poids assez 
lourd. Ce n'était rien d'encourageant pour les membres ! 

A peu prés tous autant que nous étions, nous avions eu l'occasion 
de voir l'un des nôtres affligé par un  incendie, ou par quelque sinistre, 
et nous savions ce qu'il fallait faire en pareille circonstance. En bons 
voisins, nous allions trouver le sinistré, lui prêter main-forte ; en 
quelques jours, l'abri qu'il venait de perdre était Crigé de nouveau, 
et a cause de ce rapprochement humain, de cc coup de main, de  ceite 
entraide - i t  s'agissait parfois de  quelques morceaux de bois, de 
bons arrangements pour des pr&rs d'instruments perdus dans le sinis- 
tre - à cause de la générosité que tous prodiguaient, non seulement 
financièrement, notre malchanceux retrouvait des joies, un bonheur 
qui le rendait fort pour reprendre la vie sans embarras. Mais dans 
l'affaire que nous venions de vivre, tous les membres de la paroisse 
étaient propriétaires, tous avaient perdu ; leur propriété venait d'être 
rasée par les flammes, les valeurs perdues équivalaient aux montants 
qu'ils pensaient avoir en réserve avant de commencer l'exploitatian 
de  la limite. Ils savaient qu'ils avaient perdu autant que la myorité 
des sinistrés qui ont perdu u n  bâtiment secondaire lors d 'un incendie 
personnel. Il était peu probable qu'ils reçoivent des encouragements 
puisqu'ils étaient tous dans la meme situation, tout le monde avait 
perdu ; tout le monde érait un peu perdu ! Les lèvres n e  pouvaienr pra- 
tiquement pas produire de paroles d'encouragement, elles émettaient 
plutôr des sentiments de  défaite.. . Mais enfin ils ne se laisseraient pas 
abattre définitivement par cet échec, même s'il était de taille ! Ils 
allaient triompher de  celui-là comme de tous tes autres, comme aux 
premiers jours de la colonie, quand les activités ne se soldaient pas 
toutes par le succès. Cet obstacle, les membres allaient le surmonter. 
mais cette fois ils voulaient être kcoutés, eux, les ho~nmes de bonne 
volonté ! C'était sur eux que retombaient les responsabitités des déci- 
sions. Ils ne voulaient plus entendre parler de projets de grande enver- 
gure. Pour le territoire du canton de Guyenne, ils en  avaient assez 
de la petite scierie du Rang croche el même s'il devait y avoir un 
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changement, il n'itait pas certain que ce serait l'option du bois plané 
et vendu fini qui retiendrait I'atrention ; il y avait aussi l'option du 
bois vendu rond en billots, directement dans la forêt, sans aucuns 
frais puisque, dans l'état des choses, nous étions conscients que notre 
scierie ne pourrait être reconnue par le rninistere des Terres er Forêts. 
N'était-ce pas la fin? 

Au cours de l'été, le Syndicat récupéra les pièces utilisables au 
lac Paillon et, presque aussitôt après, le bureau de  direction entama 
des pourparlers pour acheter des machines et construire une usine de  
planage près de la scierie du Rang croche. 

L'attitude du bureau de direction provoqua de  graves murmures 
de la part des membres, qui n'avaient pas été consultés au sujet de 
ces investissements. A plus d'une reprise, des rkunions d'étude ont 
ét6 tenues à ce  sujet. Voulait-on faire accepter la prise d e  position 
du bureau de direction ou quoi encore? La seule idée qu'il me reste 
en mémoire c'est q u e  jes membres n'ont jamais accepté cette décision 
prématurée et, par des votes majoritaires, ils ont opte pour ne plus 
avoir de responsabilités de ce genre. Cependant, il y avait déjà des 
achats de faits, mCme au moment de la tenue de l'assemblée de tous 
les membres. Finalement, les directeurs proposérent la formation 
d'une compagnie qui administrerair la production de bois de sciage 
en bois fini. Toutefois. planifier toute la production et la financer 
n'était pas une niince affaire. LR Syndicat devait. comme par le passé, 
faire couper le bois et le transporter sur les lieux de  transfomation 
à ses propres frais. A partir de là! le bois devenait la responsabilité 
de  la compagnie, jusqu'à sa livraison en bois fini. Lors d'une réunion, 
on avait démontré les avantages d'une compagnie fonctionnant 
comme organisme indépendant, par contrat avec le Syndicat. Cepen- 
dant, la compagnie était, paraît-il, en fonction depuis quelque temps, 
et pas un employé n'avait encore retirk de chèque portant le nom de 
la compagnie ! Toutes les payes étaient signées par le Syndicat ! 11 
s'agissait donc du même bureau et du même comptable. Le probleme 
avait été soulevé par les membres a u  cours de la réunion ; finalement, 
un membre s'est levé et a demandé qu'on veuille bien lui nionrrer 
et lui lire le contrat et les documents qui prouvaient l'existence de 
ce nouvel organisme. La personne viske par cette demande s'est reti- 
rée de la salle pour exécuter la demande et la discussion a continué 
entre-temps ; après quelques minutes, noire homme est revenu et nous 
a affirmé : * Le contrat dont vous parlez n'est pas encore rédigé en 
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contrat. il est encore partie intégrante du  procès-verbal du bureau de 
direction, et je ne puis donc vous en donner lecrurc. n Utie riponse 
cornnie celle-là pouvait arrèrer les discussions, mais elle ne satisfai- 
sait pas les membres qui cherchaient un point dc repère pour 
s'éclairer. 

La loi A.R.D.A. : Amé~iagernent régional et Développement 
agricole 

En même temps qu'était débattue l'idée de transforrna~ion de la 
production forestière, était apparue la loi A.R.D.A. q u i  devait prô- 
ner, comtne l'indique son sigle, l'aménagement régional et le déve- 
loppement agricole. ~ t r u n ~ d a n s ~ l ~ e & ~ ~ &  

P a ~ p - - i t - . y  fut-dépcnse, .ou plutht  JE@& 
~ ~ n t ~ e s ~ s o m n ~ e s  formidables qui n'ont servi i~ nulle ttutr- 
chose qu'à des enquêtes s u r  des points qu'a peu de chose pris touta 

Ie mnndé ro~in;iissait. ;Cette lui était iinc des lois dites fédirates- 
provinciales, de celles qui ont fait couler tant de salive et d'encre. 

Les études devaient se faire dans une région que l 'on considérait 
comme région pjlotc et les rapports d'enquête devaient servir à I'kta- 
blissement de normes adminisirat ives pour l'application de ladite loi 
dans les autres régions. Quelle lenteur, quel fouilljs dans les idées ! 
Après de nombreuses séances d'animation qui devaient donner lieu 
à de nouveaux crédits permettant des développernents dans la région 
concernée, les résidants de cette région s'attendaient à ce que de vrais 
changements se produisent, inais rien ne vint combler leurs désirs ni 
diminuer leur crainte de voir lcur région s'étioler et abandonnée peu 
à peu par beaucoup d'entre eux, cn faveur des grandes villes. 

La loi A.  R. D. A .  favorisait surtout les organismes reconnus dans 
une entreprise de réaménagement d'un milieu et elle favorisait surtout 
les demandes de crédits qui entraîneraient une action communautaire. 
Ne cherchons pas pour l'instant à scruter plus en profondeur cette loi 
qui aura une grande influence sur l'agriculture, sinon en la stimulant, 
du moins en décevant les attentes des colons. Retenons simplement 
les deux expressions : ct  organismes reconnus » et action commu- 
nautaire I ,  pour bien comprendre ce qui va suivre. 

Apres plus ou moins de consultation de la pan des membres, ta 
paroisse de Guyenne a décidé de  se présenter, par l'intermédiaire du 
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ministère provincial de la Colonisation, comme paroisse pilote pour 
la région de 1 '  Abitibi-Témiscamingue. Uti des argun-ients qui militait 
e n  faveur de  notre projet c'est qu'on prétendait que Guyenne  était la 
seule paroisse capable de fournir des données compilées depuis son 
ouverture et de poursuivre la compilation aussi longtemps que néces- 
saire. Elle était aussi la seule à pouvoir garanrir. par son organisme 
officiel, la représentation de touie la paroisse, de  fous les citoyens 
de son territoire ; la seule à pouvoir garantir qu'aiicune puissance 
politique ou financière ne ferait dévier l'application des politiques et 
des crédits votés, en  dehors du cadre des programmes établis par la 
loi. C'était un atout puissanr. On le croyait même toiir-puissant ! De 
plus, certains fonctionnaires régionaux croyaient que Guyenne avait 
des chances de pouvoir parvenir à un haut échclon d'utilité, de servir 
de rnodèle barème pour toutes ses consMurs et ils n'ont pas eu  de 
peine à convaincre nos dirigeants, notre élite ! En effet. Guyenne 
n'était-elle pas la paroisse type dont tous les occupants s'étaient enga- 
gés volontairement dans iin organisme responsable. capable de  régir 
une telle eritreprise. Une paroisse capable de démontrer la farce de  
la coopérai ion, son efficacité quant à l'économie qu'elle pourrait pro- 
duire dans la gestion d'un tel. programme. Sûrement aussi que c'était 
Guyenne qui  pouvait le mieux procéder des compilations de dacu- 
ments pouvant fournir des renseignements précieux dans à peu près 
n'importe quel domaine d'application de la loi, avec des normes déjà 
établies sur le territoire et des gens qui avaient I'habitiidc de I'explo- 
ration. C'esr pourquoi tout fut mis en branle : btudes? enquêtes, histo- 
rique, publicité, tout ce qu' i l  fallait pour présenter un ménioire décri- 
vant les réalités présentes et les possibilités de réalisations furures, 
dans ce programme. On avait seulement oubljé deux choses : que la 
loi ne s'appliquait qu'au niveau d'une région, tel que l'indiquait son 
appellation, et que l'étape des exemples pilotes était passée ! 

Mais cette fois, on ne voulajr pas Iiianquer le bateau. C'était le 
tetnps de  penser à la planification de tous nos services égalenient. 
Ceux qui étaient déjà en  place et qui avaient une dimension convena- 
ble et ceux qui devaient être améliorés pour atteindre cette dimension. 
Enfin, dans le domaine de l'agriculture, on esquissa un plan qui met- 
trait de I'avant nos connaissances dans l'application des sciences coo- 
pératives et communaiitaires (pâturages comtnunautaires, prairies 
commuiiautaires et, pourquoi pas, territoire agrjcole d'appoint com- 
munautaire), pour les fernies qui existaient déjà ou qii'on pourrait 
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projeter d'installer, grâce aux avantages offens à l'occasion de cette 
percée dans 1 'anlénagement. Dans le domaine foresrier, on n'oublia 
pas de réclamer du ministère des Terres et Forêrs le territoire couvei-t 
de forét qui était sous sa juridict ion et sur lequel on s'engageait à faire 
u n e  coupe rationnelle. On voulait fournir aux adeptes forestiers le 
moyen de continuer leur vie à l'intérieur de  la  paroisse, en apportant 
ainsi un  précieux secours aux services pour lesquels on voulait main- 
tenir a tout prix les effectifs. Ce territoire forestier dont on avait si 
souvent entendu parler, était reconnu au sein du ministére qui le dére- 
riait, sous le nom de 6 limite forestière B ou u limite cantonnale w ou 
encore sous la nouvelle appellation de 4 forêt domaniale >j et ,  quand 
on en parlait, on écounait toujours les expressions et on disait, le plus 
souvent : « la limite » ou a< ia réserve m. Ce n'était pas la première 
fois que cette limite faisait l'objet d'une demande mais, cette fois, 
on espérait que le Ministère ne ferait pas la sourde oreille, comme 
cela avait été le cas par le passé. Ce plan était le fruit d'une cornpila- 
tion minutieuse ; chacun avait eu à remplir et à remettre un formulaire 
d'enquête, après y avoir inscrit ce qu'il entendait retenir comme 
besoins pour sa ferme : terriroire, instatlations, délais, financement, 
revenu d'appoint ou l'équivalent s'il s'agissait d'autres options 
comme la foresterie ou les services ; chacun devait déclarer les reve- 
nus dont il comptait avoir besoin, dans un domaine comme dans I'au- 
tre. La planification serait donc coniplke dans tous les secteurs : agri- 
culture, foresterie, services. 

Bien entendu, le mémoire préconisait des regroupements de culti- 
vateurs pour atteindre les objectifs de la loi car celle-ci ignorait pres- 
que totalement les individus. Ils n'étaient considérés qu'à travers des 
programmes communautaires et coopératifs. Les cultivateurs de la 
paroisse n'étaient pas tellement épris de ce genre d'agriculture com- 
munautaire et de ces types d'explojtation. 11s se proposaient d'utiliser 
ces formules avec prudence et sans y prendre d'engagements trop 
définitifs. Quant à moi, dans le formulaire, j'ai fait la répartition de 
mon effectif agricole de la façon suivante : pour demeurer stable une 
exploitation devait posséder, sous un même chef d'administration, 
suffisamment de superficie cultivable pour ne pas dépendre, pour ali- 
menter tes bêtes, que des aliments produits sur des terrains commu- 
nautaires. Je donnais comme raison que les services communautaires, 
doni l'administration est multigest ionnaire, son1 moins souples et que 
leur stabilité peut &ire variable. Ces inconvénients sont coinblés par 
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le coût de revient fort avarirageux des productions que l'on peut en 
retirer. Cependanr , quand une formule est à explorer, i l  faut vraiment 
prendre le temps de la connaître avant de rendre toute l'administration 
dependante d'un système qui doit demeurer temporaire tant qu'il n'est 
pas rodé et adapté à la ferme et à ses gestionnaires. Notons que ces 
derniers aussi doivent faire des efforts pour s'adapter à cette formule. 
Voilà, en  général, les raisons q u i  me faisaient commencer par I'acqui- 
sition d'une superficie suffisante dans le domaine individuel: avant 
de projeter une organisation conimunautaire importante que je voyais 
comme une seconde étape d'expansion agricole. À ce sujet, cepen- 
dant. la loi de l'aménagement régional prévoyait des subvenrions éga- 
les au cout de l'aménagemenr du sol pour la mise en production ini- 
tiale ; ceci représentait des sommes considérables versées pour la pré- 
paration de chaque acre. Face à cet avantage, il ne fallait pas négliger 
cooiplètement l'idée d'un engagement expérimental dans cette for- 
mule de  production coopérative. 

Après avoir pris connaissance des besoins de chacun, à la lumière 
des forinulaires retnis par les membres, le Syndicat a fait des projec- 
tions. On a f ixé les exigences globales à 500 000 $ d'investissements. 
obtenus en vertu de la loi A.R.D.A., pour débuter l'opération et l'on 
prévoyair que, par la  suite, l'autofinancement fournirait les sommes 
nécessaires pour établir une rotation de  l'argent immobilisé. 

Les rnen~bres semblaient s'être prêtés d'assez bonne grâce aux 
études préparatoires à la présentation du mémoire. II va sans dire que 
tous n'avaient pas la même opinion quant à l'application du plan et 
aux objections que l'on était en mesure d'aitendre à la suite de la pré- 
sentation du mkrnoire, mais il faut dire que les membres avaient 
quand même accepté facilement tous les dérangements. 

II restait à savoir quelle attention porteraient les ministères con- 
cernés par l'application de notre plan et quelles objections ils feraient 
5 la suite de la présentation du mémoire. Aurions-nous à oublier une 
partie des propositions du mémoire ? Jusqu'à quel point les ministères 
étaient-ils intéressés à investir cllez nous? Combien de temps les 
ministkrcs mettraient-ils à formuler une acceptation ou un refus ? 
C'est cette dernière question qui allait prendre le pliis d'importance, 
en réalité. Le gouvernement a reçu le mémoire er, pendant qu ' i l  était 
à I'Ctiide. des elections ont eu Ijeu. L'infortune a voulu que l'équipe 
au pouvoir ne soit pas réélue er nous nous somrnes retrouvés à vivre 
une période de transition où les remises à plus i.ard sotit monnaie cou- 
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rante. Finalement, le Syndicat a fait des pressions et,  un an après, 
il a reçu une réponse non pas sur le fond du mémoire, mais bel et 
bien un accusé de  réception réglementaire, exprimant un grand désir 
de  voir le mémoire passer h l'étude. Devant une attitude semblable, 
nous n'avions pratiquement pas d'autre choix que d'entrevoir un refus 
de la part du gouvernement à l'endroit des propositions que nous 
avions fortnulées. Ce mémoire devenait donc par le fait même uoe 
étape que l'on pouvait passer h l'histoire. Tant de sacrifices, tant 
d'idées énoncées avec tant de soins, tant de  volonté. tant de  courage 
déployé avec la tenacité qui caractérise les vrais fondateurs de notre 
pays, tout cela n'aurait été qu'une démonstration inutile de notre per- 
sonnalité. Quand nous nous sommes rendu compte que le mémoire 
ne recevrait pas de réponse valable, on ne peut pas dire que notre 
surprise a été très grande. Nous nous disions que, par ailleurs, un 
engagement partagé par les parties en cause aurait sCirement provoqué 
des rivalités sinon des hostilités entre nous eï Ies autres localités. 
Cependant, si les membres ne << juronnaient * pas trop, il n'en allait 
pas de même pour les dirigeants de  la colonie qui allaient jusqu'à dire, 
comme une menace : << Nous n'autoriserons aucun développement en 
agriculture tant que nous n'aurons pas reçu l'autorisation des ministè- 
res d'agir comme autorité dans le domaine forestier, sur toute l'éten- 
due  de la foret comprise dans le territoire du canton de Guyenne. ,> 

Ils voulaient, avant de permettre de nouveaux investissements en agri- 
culture, être assurés de pouvoir exploiter toute la forêt de Guyenne 
afin de maintenir la population en place, ce qui permettrait de soutenir 
les services organisés. En ces temps difficiles, un des dirigeants du 
Syndicat nous disait souvent : « La niissian du Syndicat n'est pas 
facile ; on nous deniande, après avoir relevé le défi de  l'ouverture et 
celui de la consolidat ion, d'accepter d'en relever un troisième, celui 
de l'aménagement, mais rien à l'horizon ne nous permet de dire que 
nous serons secondCs d'aucune manière *. Ces qiielques phrases que 
je viens de citer, je les ai entendues à quelques reprises et elles ne 
me permettaient pas d'entrevoir, dans les réalisations futures du 
Syndicat, une action concrète en faveur d'une agriculture libre de  
toute entrave concernant la foresterie. Je l'avais déjà senti après la 
consolidation, nous ne serions que quelques-uns à patlager les diffi- 
cultés de la profession agricole. Cette atfitude, qui visait à se servir 
de l'agriculture comme bouc émissaire pour faire avancer les autres 
options (forêt et services) de la paroisse, ne faisait que me révéler 
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le fond de la pensée de ceux qui allaient nous dominer par leur nom- 
bre et par leur pouvoir économique et décisionnel ! 

Cette situation, je la sentais comme une étape difficile à franchir 
pour tous les agriculteurs. Pour moi, elle prenair une signification ira- 
gique puisque, à ce moment-là, je venais de  prendre une option 
d'achat sur deux lots d'un de mes voisins et je me proposais de pre- 
senter une demande de transfert et de crédit en venu de la loi du 
rachat des terres, transaction pour laquelle j 'avais besoin de I'accepta- 
tion, sinon de l'endossement. du Syndicat et qu'on me refusait ! Cette 
atritude n'avait pas pour effet de me permettre de poursuivre les enga- 
gements auxquels j'avais maintenant consacré près de vingr ans  de 
ma vie. avec l'espoir de me retrouver dans un milieu favorable à 
l'agriculrure à plein teinps. Mes réflexions me portaient à croire que, 
pour réaliser mes désirs, je ne pourrais probablenient pas demeurer 
dans la colonie. J'acceptajs de vivre dans une agriculture à temps par- - .  

fiel à condition que cette situation ne s'éternise pas et que les relations 
communes à la profession n e  soient pas conditionnées par des obliga- 
tions envers des groupemenrs ou des associations dont les buts ou les 
aspirations iraient à I'ericontre d'une agriculture progressive ! 

Pour moi, accepter d'ètre conditionné par des forestiers, qui pou- 
vaient sans cesse jouer d'influence à cause de leur majorité, équivalait 
à vouloir demeurer dans une situation latente qui finirait toujours par 
se détériorer cause d'un groupement sur lequel je lie pouvais avoir 
que très peu d'emprise. Cette pensée me préoccupait, j'en parlais 
avec quelques membres er en particulier avec des agriculteurs. On 
cominençait à me définir comme une personnalité de l'agriculture, 
trop progressive à leur point de vue. Un soir d'assemblée où tous ces - .  . 

problèmes ont été rernués, je rne suis levé et, après avoir demande 
que l'on porte plus d'attention aux demandes de ceux qui étaient en 
expansion agricole, j'ai expliqué ce q u i  me préoccupait : la possibilité 
d'acheter les lots que je détenais en option d'achar en artendant que 
je puisse bénehcier de la loi sur le rachat des terres. Mes paroles n'ont 
- - 

pas obtenu la  faveur de la majoriré qui professait des idées plus ou 
moins adverses. J 'ai terminé mon intervention par ces paroles : 

st 

iwu icrcr parce que vnirc .;avte7-Pwlentcnk c l t i ' i l  revicnrlrii quand-vnmW 
aurez di1 t i ~ ~ v n i !  5 Iiii offrir ; $mis si; un iour,usr;u~tivatrur voit:, dit : 
' 'Jc'par\ rlcniain", strche!wgut' sa di.cikiriii <rra irreversible car pow 
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sont re- 
W G ~ d t t ; ~ r ; d e s d -  

. . 
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' w-- 
v . . x k f l & i . e t  =depklnu+ 

>> Les membres, trop absorbés par leurs problèrnes, ont laissé 
passer ces paroles sans réagir et ils sont demeurés muets. Dans les 
circonstances, aucune parole qu'elle soit prononcée avec profondeur 
ou superficiellement, qu'elle soit dite avec douceur ou avec rudesse, 
qu'elle soit ferme ou évasive, q u ' o n  l'exprime avec sévérité voire 
avec dureté, ne pouvait rien changer à cette vie latente et conditionnée 
qu'était la réalité. 

Ce soir-là. je suis retourné chez moi un  peu plus déçu que d'habi- 
tude. Ce n'est pas que j'en avais conclu dkjh qu'il faudrait partir mais, 
lorsque je suis rentré a la maison et que j'ai raconté a mon épouse 
les péripéties de la sojrke, nous en avons conclu que nos chances 
diminuaient d e  voir les adeptes de notre profession devenir nombreux 
et prospères. Cependant, cet évknement a certainement marqué notre 
destinée puisque, par la suite, lorsque je recevais des objections au  
sujet du même problème, je in'y référais pour faire le point avec les 
idées exprimées ce jour-là et les jours q u i  suivirent. 

L'étude de l'arnénagernent avait eu lieu en 1966 et les dernieres 
bribes d'espoir nous éiaient parvenues un peu plus d'un an après. Les 
entraves n'avaient pas arrété les travaux de  la ferme et comme noiis 
étions en novembre, les prévisions pour l'année suivante commencè- 
rent à s'élaborer cotnme a l'accoutumée. t e s  réticences des uns et 
la nonchalance des autres n'était pas une raison pour démissionner 
brusquerneni sur le plan de l'établissement el de l'expansion agricole. 

 é éducation permanente 

Quelques jours après que je me  sois exprimé devant une assem- 
blée réticente, comme je viens de le décrire précédeinment, le 
système que nous connaissons aujourd'hui sous le nom dB.( Éducation 
permanente m, dirigé par le ministère de l'Éducation, faisait son appa- 
rition chez les agriculteurs. Dans tous les domaines, on voulait se 
recycler et il en était de même pour la classe agricole. Il y avait dejà 
plus d'un an que dans plusieurs secteurs l'Éducation permanente 
foncrionnait ; i l  s'agissair sunout de cours dispensés à des enseignants 
dont les brevets ne correspondaient plus aux normes de  travail dans 
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I 'enseignement. Cette année-li. en 1967, les cultivateurs ont été invi- 
tés à profiter des avantages de l'Éducation permanente, en participant 
à des cours dispensés par le ministère provincial de l'Éducation, et 
dont la prépararion et la présentation étaient défrayées par le ministère 
fédéral de la Main-d'oeil-vre. Ce1 arrangement impliquait le ministère 
du Travail pujsqu'il visait surtout a préparer les gens à une fonction 
particulikre dans le domaine du rravail. On entrevoyait, dans un ave- 
nir plus ou moins lointain. que des cours viseraient à doriner une for- 
mation dans des doniaines beaucoup plus profonds touchanr la per- 
sonne liumaine ; niais, pour le moment, nous enlendions parler pour 
la première fois de ces cours. et la norion de profondeur nous échap- 
pait ! Pour nous, i l  s'agissait de paroles superficielles prononcées par 
des gens ordinaires et quelquefois par certains rnédias. Les protesta- 
tions les plus fortes venaient des esprits politisés, eux, ils n'y allaient 
pas de niain morte ! Ils n'hésitaient pas à qualifier celte nouvelle 
fome d'instruction d ' ~  assistance sociale déguisée W .  Ces cours 
étaient subventionnés par le ministère fédéral de ia Main-d'oeuvre, 
alors ils critiquaient vertement le fait que des personnes adultes 
retournent à l'école, et pire encore, qu'elles soient payées pour le 
faire : C'est la dégradation de la personne n ,  disaient-ils. Évidem- 
ment, nous étions en 1967. J'çn a i  mên-ic entendu dire : << Ça prend 
des QuébCco~s lâches pour se laisser acheter ainsi ! >) Mon but ici n'est 
pas de définir l'Éducation permanente, ni de  faire le procès de ces 
énergumènes qui poussaient les faits à l'extrême. Je m'attarderai plu- 
tbt à expliquer quelle sorte de programme on nous a présenté la pre- 
mière année, avec un petit aperçu du contenu des coiirs que l'on nous 
offrait eii blocs n ; c'est d'ailleurs ainsi que l'on nomme encore ces 
présentations. Je vais expliquer surtout la façon dont on a procédé 
pour que les cultivateurs deviennent admissibles aux cours. 

Pour pouvoir participer à ces cours, i l  fallait fournir la preuve 
que  nous étions aptes à les suivre. Nous devions posséder les marières 
de base nécessaires. Je ne dis pas ces choses dans l'intention de  les 
apprendre aux lecteurs, mais pour les situer et leur raire savoir que 
les problèmes que nous connaissons aujourd'hui existaient déjà, avec 
la différence que nous les connaissions encore plus rnal et que les ser- 
vices q u i  sont en place de  nos jours ne l'étaient pas dans le temps, 
mPme les plus simples con-ime celui de la vérification dont je viens 
de parler, Donc, pour y supplier, 1'U.C. C .  diocésaine avait organisé 
iin genre de test qui faisait d'une pierre deux coups : d'une part, 
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empêcher les agriculteurs de  s'entasser dans les bureaux de Main- 
d'oeuvre et éviter ainsi des disputes inutiles entre eux. On voulait par 
là s'assurer que les cultivateurs entreprendraient de suivre les cours 
les plus adaptés à leurs besoins et que les cours leur apporteraient 
vraimeiit des connaissances susceptibles d'améljorer leur situation. II 
ne fallait laisser place à aucune injustice et, cornme i l  n 'y avait pas 
de place pour tout le tnonde. i l  fallait que le choix soit judicieux. 

L'examen que nous présentait notre association professionnelle 
était relatif à des niacières académiques appliquées à des problèmes 
types de gestion agricole ; c'était une façon d e  rendre la tâche plus 
facile aux gens d e  la terre. en les invitant à s'exprimer dans un voca- 
bulaire qui leur était familier. Tous les syndicats locaux avaient été 
informés de  la tenue de ces examens afin de permettre à tout le inonde 
de se présenter et d'avoir une chance égale de se qualifier aux cours. 
Ceux dont les connaissances académiques n'étaient pas suffisarilnient 
étendues pouvaient se présenter à des cours académiques qui leur per- 
inettraient de se présenter, une autre année, aux cours d'éducation 
professionneile agricole, pour lesquels i l  fallait posséder les connais- 
sances d'un cours primaire réussi. Ceux qui possédaient ce prérequis 
pouvaient espérer réussir dans la poursuite des cours de connaissan- 
ces professionnelles proprement dites. Les renseignements donnés 
aux syndicats locaux contenaient aussi des explications assez précises 
sur les avantages des cours, tels que les subventions versées aux parti- 
cipants et payées directement par les centres de Main-d'oeuvre, les 
dates d'ouverture et de fermeture des progranimes, les heures des 
cours et leur durée, les titulaires et l'endroit où etaient dispenses les 
cours. À Guyenne, les renseignements furent donnés comme ailleurs 
par le syndicat local d e  I'U .C.C. et c'est moi qui, en qualité de  prési- 
dent, fit annoncer la tenue de  la réunion, dans le bulletin paroissial ; 
l'annonce indiquait, en plus des renseignements généraux, le motif 
de la convocation de cette réunion spéciale. Le soir de  la réunion, 
un directeur du Syndicat était présent er, quelle ne fut pas ma surprise 
quand, au débur de la réunion, i l  se  leva er m'aborda en ces termes : 
q t  Tu dois t'attendre à de fortes pressions de notre pan,  me dit-il, car 
il faut empêcher les cultivateurs de la paroisse de s'inscrire aux cours 
dont les prograrntnes vous ont été communiqués. m Puis, il me donna 
comme principale raison que les cultivateurs, en abandonnant leur 
travail pendant la durée des cours, feraient diminuer la production 
forestière et,  par conséquent, celle du  moulin. .. On craignait aussi 
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que ces cours, en étant rimunérés. ne fassent perdre au Syndicat de 
l'autorité sur ses membres. Quelque temps plus tard, i l  m'a été donné 
de connaître d'au! res raisons q u i  les faisaient réagir ainsi. Ces cours 
ne sont que du bourrage de crône rdgionnl », m'a-t-on dit, en plus 
de me servir les critiques qu'on entendait habituellement à propos de 
l'Éducation permanente, Mais, cette fois, on allait vraiment plus loin 
encore. On exploi.tait m$me le fait que j'étais membre d'une coopéra- 
tive régionale d e  producteurs laitiers, située dans le temps à Palina- 
rolle, et à laquelle je participais pour écouler les produits de la ferme ; 
étant producteur de lait industriel, c'était la seule fabrique où je pou- 
vais envoyer mes produits. Mon interlocuteur m'a dit. comrne cela, 
d'une voix assurée : a Aujourd'hui, les cultivateurs de la paroisse 
sont indépendants de leur coopérative locale, ils font affaires avec des 
organismes régionaux, desquels ils tirent leurs revenus, et les bénéfi- 
ces retournent à ces sociétés parce que ce sont elles qui ont la chance 
d'exploiter dans ces domaines. >) La personne qui s'exprimait ainsi 
a ajouté : << Je regrcrre le temps où nous avions une petite fabrique 
de beurre ou de fromage dans chaque localité, i l  faut espkrer qu'on 
pourra y revenir. D S'étais d'accord avec eux pour pleurer la belle 
époque disparue, mais la vente des produits ne pouvait attendre que 
tout redevienne comme avanr et le progrès de  l'agriculture non plus. 
Il se faisait sentir, le progrès, du côté des coopératives régionales, 
ce q u i  nous permettait un  développement plus sur! Cette façon de 
procéder nous avait permis de diversifier la transformation de nos 
produits et de découvrir de  nouveaux marchés. Les prix étaient meil- 
leurs que lorsque nous n'avions que le marché de  beurre er de fro- 
mage comme débouché. L'agriculture devenait de plus en plus une 
profession à plein temps et l'apport d'un revenu de  la foret était de 
moins en moins important. Dans une région comme la nbtre, où la 
population agricole était très faible, j l  nous fallait absolument regrou- 
per tous les capitaux pour pouvoir entretenir une fabrique de  cet 
ordre. Puisque l'enjeu de 1 'agriculture et de sa commercialisation, 
surtout, se jouait au niveau de la région, il m'apparaissait également 
normal que les cours de perfectionnement ne soient pas uniquement 
attribues à des localirés isolées. Enfin, comme la chance m'était don- 
née de pouvoir suivrc les huit premières semaines de  cours, je n'hési- 
tai pas à y participer. 

Le programme comprenait trois grands blocs : gestion- 
coinptabiliré. troupeau-alimentarion-génétique, productions végéta- * 
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les-céréales-prairies-pâturages. En classe! j 'érais heureux, j 'avais de 
grandes ambitions, j 'étais enihousiaste. Je me sentais dégagé de bien 
des contradicrions ; entouré de vingt autres cuItivateurs, je pouvais 
enfin échanger librement sur tous les problèmes que nous avions en 
commun. C'était comme la réalisation d'un vieux rêve, d'un grand 
désir ! Ceite expérience m'a permis de cornprendre que les problèmes 
des cultivateurs des autres localités pouvaient ressembler aux miens 
du point de vue de la profession mais que, lorsqu'il s'agissait de pro- 
blèmes locaux. aucun n'était semblable à ceux que je rencontrais au 
mème niveau. Les autres localités étaient dirigées par des municipali- 
tés, et moi j'avais mon Syndicat. Je ne croyais pas à l'jnfaillibilité 
ni de l'un ni de l'autre sysrènie. Je croyais beaucoup plus aux person- 
nes maintenant. 

Mon objectif était fixé : devenir au plus vite agriciilteur a plein 
temps et abandonner au plus vite les solutions d'appoint. Pour ne pas 
être pris au dépourvu, je ne voulais rien manquer des cours. 

Le Syndicat de travail et 
l'Association coopérative de travail 

Lorsque nous avions procédé à la préparation du mémoire sur  
l'aménagement. relativement a la loi A .R.D. A . ,  nous avions égale- 
ment cm nécessaire de réviser les règlements du Syndicat de travail. 
Nous avons dû nous réunir plusieurs fois à ce sujet pour parvenir à 
étudier, un à u n ,  tous les règlements. Les uns devaient être annutés, 
Les autres adoptés, parfojs aussi acceptés avec une nouvelle définition. 
Les plus gros changements touchaient la discipline et la révision des  
buts de la société en ce q u i  concernait l'établissement des colons en  
agriculture. 11 y avait moins de sanctions contraignant à l'obéissance, 
et un assouplissement général dans le domaine de l'autorité. Un des 
points qui changeait beaucoup le caractére de I'organisme~ c'était que 
maintenant i l  n'était plus nécessaire d e  devenir cultivateur pour 
demeurer membre de notre Syndicat. Évidemment, nous étions habi- 
tués depuis longtemps a voir ceux qui n'étaient pas des adeptes de 
l'agriculture partager les mêmes avantages que les autres mais main- 
tenant ce qui n'était que toléré allait prendre une forme légale. 

Ces études terminées, nous nous sommes retrouvés avec une 
société qui portait un nom nouveau et qui fonctionnait selon une nou- 
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velle loi. Elle se nommait 1'Assaciatjon coopérative de travail de 
Guyenne et fonctionnait selon la loi des Associations coopératives. 
Ceci lui permettait, semblait-il, un champ d'action plus grand. En 
d'autres temps, on aurait probablement assisté à un regain d e  vigueur 
chez les membres. Toutes les libertés que nous venions d'obtenir 
auraient dû nous motiver favorablement à changer de comportement. 
On avait voulu éliminer toutes les contraintes. Les cotisations de 
1'U.C.C. ne seraient plus retenues à la source parce qu'on ne voulait 
plus, désormais, q u e  les membres soient obljgés de demeurer membre 
de l'association professionnelle ; on comprenait aussi que les études 
ne seraient plus nécessairement organisées par I'U.C.C., pour le 
Syndicat . 

Un an plus tard, la moitié des membres de l'association profes- 
sionnelle avaient démissionné de cette association, sous prétexte 
qu'ils n'étaient pas cultivateurs. Ils oub1iaien.t que les services fores- 
tiers de 1'U.C. C. pouvaient les représenter. Dans l'euphorie géné- 
rale, on avair oublié toutes les responsabilités. On avait même oubt i i  
qu'une société qui n'exige rien de ses membres ne peut en rçtour rien 
leur donner conime sécurité. On oubliait également que, depuis de 
nombreuses années déjà, les syndicats ouvriers faisaient retenir à la 
source les cotisations de leurs membres et parfois malgré la pluie 
d'objections des eniployeurs. Er dire que nous, durant les années pas- 
sées, nous possédions les moyens de faire cette retenue sans aucune 
autre justification que celle d'observer le statu quo légal ; et nous 
avions préféré nos libertés ! Nous étions loin maintenant de sentir une 
plus grande implicarion volontaire des membres, l'heure de la grande 
vie coopérative était passSe. Personne n'était intéressé à servir sa coo- 
pérative comme simple membre. Les ambitions avaient glissé plutôt 
dans la montée vers les sommets, vers la direcrion ! 

Au cours de l'étude, on avait répété a plusieurs reprises qu'il Ctait 
temps de penser à une société adulte. sans limites, sans démarcations, 
sans restrictions surtout, et sans sanctions, pour organiser le savoir- 
faire des membres. Avait-on oublié les responsabilités qui pesaient 
sur chacune des deux parties : les membres et la société? Chacune 
d'elles ne devait-elle pas s'acquitter des obligations qu'elle avait pri- 
ses? N e  savait-on pas que la sagesse d'une société exprime dans la 
clairvoyance et la prudence des règlements qu'elle promulgue ? Voilà 
des questions que je me posais souvent, en ce temps-là, et pour les- 
quelles je n'ai pas obtenu de réponse de  sitar. 
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Un coup d'oeil suc les services et les associations 

Jetons un coup d'oeil sur les services d'abord, puis sur les asso- 
ciations ensuite. Pour ce qui est des pre~niers, ils étaient tous encore 
en fonction ou à peu près. 081 déplorait cependant de ne pas être plus 
nombreux ou en meilleure position financière afin de mieux soutenir 
ces services et d'étendre leur rayon d'action. Revoyons-les un par un. 
- Les postes. C'était le service qui connaissait le plus d'ampleur. 
Nous bénéficions d'un bureau de poste comptable, maintenant, et 
nous avions un service de courrier ii domicile. * la malle rurale - 
coinme disaient les gens ; les premières fois que j'ai reçu du courrier 
à la inaison, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux grandes fatigues 
des premières annees. alors qu'il fallait aller poster u n e  lettre ou 
encore se rendre à la poste pour recevoir une lettre que nous atten- 
dions déjà depuis quelques jours, et qu'jl fallait faire le trajet le plus 
souvent a pied, dans la neige et par des froids impossibles. ou encore 
à bicyclette, et ensuite en voiture à chevaux. Combien nous avait-il 
fallu de  courage, à moi et aux miens. pour résisrer a ce dur traitement 
pour vaincre l'ennui causé par l'isolement? 
- LRs services de santi. Ces services étaient moins florissants. Les 
ministères de la Colonisation et de la Santé voulaient ditniiiuer les 
frais et tentaient de diminuer le personnel e n  jumelant les paroisses ; 
c'est ce q u i  semblait retenir l'attention des aurorités gouvernementa- 
les. pour l 'avenir, dans notre paroisse. L'assurance-hospiralisation 
commençait à fonctionner, c'est peut-être pour cette raison que l'on 
tentait de diminuer l'effectif paroissial. 
- Le plan scolaire. Le nombre des Ccoljers comtneiiçait à diminuer 
et l'école centrale était déjà moins ren~plie et pour cause, car les nais- 
sances avaient diminué. Les jeunes ménages du début avaient vieilli, 
le nonibre des enfants dans ces familles était à sa limite. La régulation 
des naissances commençait à jouer u n  r61e important et, pour les 
familles de dix, douze, treize enfants, il en était bien temps ! Les 
enfants du cours secondaire allaient mainrenant a l'école régionale, 
ce qui diminuait d'autant le noriibre des enfants dans les classes 
paroissiales, et les rentrées ne se faisaient plus aussi nombreuses que 
par le passé. D'après le recenseillent de la clientèle scolaire que pos- 
sédait la Commission scolaire. on voyait clairement que la diminution 
de  cette clientèle allait continuer pendant les six prochaines années 
et aucune augmentation n'&air prévisible. Ce qui concourait aussi à 
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ce phénomène, c'est que quelques familles nombreuses, doni les 
enfants étaient au cours primaire, avaient quitté la paroisse, ce qui 
intensifiait la désertion des écoles paroissiales. 
- Le domaine religieux. L'église avait conservé ses dimensions ori- 
ginales et l'on ne prévoyait pas qu'elle soit jamais agrandie. Le nom- 
bre des colons n'augmentant pas et te nombre des habitants pouvant 
tout au plus se maintenir à son nombre actuel: nous ne croyions plus 
à la nécessité d'avoir plus d'espace dans le sanctuaire, dans un avenir 
prochain. Un fait qui attirait l'attention des plus âgés, sunout, et qui 
réjouissait les plus jeunes aussi, c'était le grand changement du côté 
liturgique. La messe et les offices étaient maintenant dits en français, 
enfin ! les belles choses que nous lisions en latin, nous les compre- 
nions maintenant et nous espérions que ce fait nouveau retiendrair 
notre jeunesse, q u i  n'était pas très ancrée de ce côté ! Ce phénomène 
du changement liturgique, on nous en parlait depuis fort longtemps. 
Je me souviens que lorsque nous militions tous deux, mon épouse et 
moi, dans les rangs de la J.A.C., nous en entendions déjà parler un 
peu ; le jeûne eucharistique raccourci, la messe à toutes les heures 
du jour, et des changements importants dans le sacrement de péni- 
tence, dans la façon de l'administrer, bien entendu ! 
- Le bureau du Syndicat. LE bureau du Syndicat était maintenant ins- 
tallé depuis plusieurs années dans un nouveau local, le « Centre 
syndical .,. C'était un local spacieux qui comprenait deux bureaux et 
un local, équipé d'un comptoir, pour la distribution de la paye des 
travailleurs. Tous étaient d'accord pour dire qu'il était dorntnage que 
la société ne soit pas en mesure de prendre ptus d'expansion, le ser- 
vice de documentation et de  compilation des données était si  bien 
organisé ; mais à ce moment-là, nous e n  étions plutôt au  point où il 
aurait fallu une diminution du personnel. 
- La Caisse populaire. Elle s'était fail une place de première impor- 
tance. Le Syndicat faisait maintenant la plus grande partie de ses tran- 
sactions d'argent par son intermédiaire : paye des travailleurs, trans- 
pon d'argent, quelques prets et bien d'autres transactions. Le maga- 
sin, lui aussi, faisait toutes ses transactions par son intermidiaire et 
les conrribuables, les cultivateurs surtout, pouvaient contracter des 
prêts à trks bon compte. La commission scolaire aussi comptait poui- 
une bonne part dans le gros chiffre d'affaires de  la Caisse populaire. 
La tâclie la plus laborieuse de cet organisme était de mainrenir les 
liquidités a un niveau adéquat. 
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- t e  magasjn coopératif. 11 continuait d'offrir ses services habituels ; 
maintenant, nous trouvions la dette grosse, c'esi-à-dire de construc- 
tion. Sur ce point, c'était plutôt l'avenir qui nous inquiétait, puisque 
nous savions que nous ne serions pas plus nombreux que nous ne 
l'étions à ce rriornent-là. Quelquefois, des membres quittaient la coto- 
nie et il arrivait que ce soit de très bons niernbres du magasin. Le 
capjtal social, cependant, n'était pas toujours remis au départ. 
- La Coopérative d'éleciricité. Elle nous avait roujours donné le ser- 
vice d'élecrricité depuis sa fondation, mais après la fondation 
d'Hydro-Québec elle a cessé ses activités et vendu son effectif à ce 
nouveau service provincial. Les résidants de Guyenne avaient espéré 
voir augmenter la capacité des lignes de transpon d'électricité pour 
répondre aux besoins de la population et des organisarions commer- 
ciales et agricoles de la paroisse mais, après qiiclques interventions 
apparemment infructueuses, i l  semblait qu'il n'y avait pas lieu d'espé- 
rer des changements avantageux de ce celé et les lignes demeuraient 
surchargées, surtou~ aux heures de poinie. 
- Le téléphone. Ce service n'érait plus assuré depuis plusieurs 
années par la ligne d'un particulier, industriel du bojs installé au lac 
Chicobi. Il était assuré maintenanr par la Compagnie de téléphone du 
Nord. On avait installé des lignes neuves, reliées directement à une 
centrale à Taschereau, puis, lui succédait un  service automatique ins- 
tallé à Guyenne ;  nais ce service n'était pas très efficace et les inrer- 
ventions ont commencé, et la compagnie a fini par le changer pour 
un  systkme de très bon ordre qui permettait de  donner presque la moi- 
tié du service en lignes privées, ce qui nous était très profitable. Nous 
étions l'une des seules paroisses à pouvoir avoir un tel service, 6 
cause de la distance qui nous séparait des grands centres de  la région. 
Ce service de communication nous permettait de trEs nombreux con- 
tacls amicaux et commerciaux. 
- L'U.C.C. En gknéral, toutes les associations avaient enregistré une 
baisse de participation mais celle qui était la plus affectée c'était notre 
association professionnelle. Nous qui érions habitués à une participa- 
tion presque totale les premières années, nous nous retrouvions avec 
seulenient quelques membres qui assistaient aux réunions d'étude, et 
parfois sans aucun entrain. 
- Le Cercle des fermières. C'est I'associarion q u i  a le moins souffert 
de la diminution de participation. En effet, même en cette période un 
peu dépressive socialen-ieni, ce cercle continuait de procéder à des 
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réunions d'étude régulièrement. si bien qu'on aurait cru qu'il n'était 
pas rattaché par des lieiis directs au reste de la paroisse. II continuait 
de rendre les n-iemes services qu'autrc fuis. 
- Les associations à caractère religieux. Elles fonctiorinaient à un  
ryrhrne très ralenri. Les changeiilents liturgiqiies semblaient avoir 
donné l'occasion de les remettre en question presqiie îoralenient, du 
point de vue caractère et fonctionnement. 
- Scierie du Rang croche. Elle fonctionnait toujours. On y avait 
ajout4 u n  système de plariage pour faire la finition du bois de coin- 
rnerce, système dont les membres avaient refusé à quelques reprises 
I'installarion. Le iour fonctionnait sous le pseudo de la compagnie. 
Quelques-uns esphaient ainsi obtenir, un jour, une industrie très fio- 
rissante mais i l  ne fallait pas se faire d'illusions de ce côté-là, nos 
meilleurs heures étaient passées. 
- L'association sportive. Après avoir subi i in cenain ralentissement, 
les sports jouissaient parfois d ' u n  certain reriouveau dans des 
moments comme celui où la Cornmissiun scolaire a fair installer une 
patinoire sur son terrain. Celle-ci avait des dimeiisions réglerilentaires 
er offrait aux jeunes du secondaire, de niêrne qu'aux enfants de l'élé- 
mentaire. des divertissements rrés intéressants. l 'hiver.  L'été i l  y 
avait aussi des pourries q u i  ne duraient pas toujours, mais qui 
offraieni des occasions de  rencontres aux jeunes. 
- l,e Cercle agricole. Après sa fondation, en 1954. le Cercle agricole 
avait eu quelques bonnes années d'activiris pour les agriculteurs de 
la paroisse. Des concours avaient été organisés dans divers doinai- 
ries : concours d'élevage pour les jeunes, d'embellissement des 
abords de la ferme. de blanchissage des bâtimerics de fermc. On avait 
même pris l'initiarive d'acheter, au nom du Cercle, une pompe a 
vaporiser la chaux pour blanchir les granges et les au1 res bâtiinents 
de ferme. Il y a eu des années où toutes les granges étaient blanchies 
au cours de la période propice, l'été, et rien ne nous encourageait 
aurant que de voir !es deux rangées de bâtiments blancs s'aligner de 
chaque c6té du chemin de rang ! Nous sentions l'avantage d'avoir un 
représentant pour obtenir des subventions pour l'achat d'instruments 
très pratiques er qui demandaient très peu de mise de capiral au colon. 
De plus, nous pouvions dire que le Cercle agricole avait  atteint son 
but : promouvoir des inéthodes et des techniques de travail amélio- 
rées qui  soient de quelque utilité. Plus tard, les cultivateurs voulant 
cultiver des céréales et ne possédant pas de baneuse pour faire leurs 
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récoltes, songèrent à s'organiser par l'intermédiaire du Cercle agri- 
cole ; ils avaient appris que des subventions étaient versées par l'en- 
tremise de  ce mouvement. Des démarches e n  ce sens ont été faites 
avec pour résultat qu'une batteuse a été achetée par un particulier, 
individuellement, ei que ce particulier accomplissait les battages et 
recevait du Cercle agricole des subventions correspondant à un salaire 
intéressant. Le colon n'avait a fournir qu'une faible partie de la 
soinnie totale pour faire accomplit ses travaux. Cette réalisation fut 
pratiquement la dernière du Cercle agricole, à l'époque qu i  me con- 
cerne ! Ce fut une très heureuse initiative. 
- Le Cercle des éleveurs. Les éleveurs avaient toujours continué de 
garder u n  taureau de race pure et ,  le jour où les troupeaux ont été 
rrop nombreux, ils ont pris la décision de se procurer un second tau- 
reau, également de race pure, par le mèmc moyen que le premier, 
c'est-à-dire par un pr&t du  gouvernement fédéral. Ils procédkrent de 
la mènie façon que la première fois en construisant un enclos pour 
le garder en captivité toute l'année durant. Ce second taureau rendit 
lui aussi des services au Cercle des éleveurs mais il ne connut pas 
autant d'imponance que le premier; de plus, le second taureau ne 
correspondait pas tellement aux besoins de la clientèle et il fut 
retourne après quelque temps ; i l  fut mênie remplacé par des taureaux 
qui n'étaient pas de race pure. Pour les sujets dont on voulait absolu- 
ment améliorer la génétique, on employait le taureau principal. 

La politique de  prêt de  taureaux a pris fin et le gouvernement 
fédéral a avisé les responsables des bêtes prêtkes de bien vouloir les 
rendre i une date et à u n  endroir dé[eminés. Face à ce nouveau pro- 
blème, le Cercle des éleveurs a décidé de  se procurer, à son propre 
cotnpie, un taureau qu' i l  pourrait échanger à son gré après les années 
de service requises. Par la suite, u n  second taureau a été loué pour 
permettre aux producteurs de faire l'élevage de tous les sujets ; il était 
lui aussi de pure race. A ce moment-là, i l  y avait dans la paroisse 
environ cent vingt-cinq vaches. Bon nombre de ces vaches avaient 
été achetées avec l'aide du ministère de l'Agriculture du Québec, et 
i l  y avait aussi un bon nombre de  vaches élevées sut place par les 
colons. On avait la convjction que celles que nous r~ussissions à pro- 
duire développaient un potentiel générique élevé et que, di1 fait 
qu'elles naîtraienr sur place, elles étaient mieux acclimatées que les 
autres. On reprochait généralement aux vaches que nous achetions 
des paroisses du bas de  la province, d'avoir une faible résistance aux 
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inaladies, attribuable B notre climat rigoureux. 
Les membres du Sy ndicai n'étaient pas tous des producteurs de 

lair ; il y a eu aussi des éleveiirs de bovins de boucherie qui ont corn- 
mencé à pratiquer vers les années soixante. Ils possédaient leur pro- 
pre sujet reproducteur, un animal de race. Cependant, jusqu'à ce 
moment-lit, ceux-ci n'avaient jamais accompli autant de réalisarions 
que les éleveurs de bovins laitiers. La rémunération était meilleure 
dans ce domaine, bien que le travail étair très astreignant pour la pro- 
duction laitière et qu'il exigeait beaucoup d'heures de travail. Sous 
l'influence du Ministère et de quelques producteurs de la région, on 
a cru longtemps que le sol de la région serait probablement plus favo- 
rable à l'élevage qu'à la production laitière, compte tenu également 
du  climat ; cependant, aucune preuve n'avait encore été fournie à ce 
sujet. Selon les aptitudes de chacun, selon la main-d'oeuvre dorit i l  
disposait et différentes autres ressources. comme ses connaissances 
et ses goûts, il y avait des chances de réussite dans un domaine 
coriime dans I'auire. 

Le plan économique 

Au plan économique, ce fut  une tpoque assez pesssniiste. Du côté 
du Syndicat, le fonds de roulement n'existait plus et comme les acrivi- 
tés forestiéres frisaient le déficit. il était in~possible de le reconstituer. 
Même i a  marge de trois dollars la corde et de cinq dollars le mille 
n'était plus [nise de côté pour arriver 5 boucler le budget. II n'y avait 
plus de nouveaux membres donc plus d'épargne obligatoire. Mais ce 
qui assombrissait peut-être le plus le paysage, c'est que le ministère 
des Terres et Forêts réaménageait les exploitations forestières de la 
région e n  fonction d'usines reconnues : processus dans lequel la scie- 
rie de  Guyenne n'était pas reconnue. Fallait-il en déduire que la scie- 
rie ne pouvait fonctionner, selon eux, selon les nornies relatives à 
l'exploitation rationnelle'? Les usines de sciage reconnues par le 
Ministère avaient droit a des subveniions pour parer au coût Slevé 
d'installation et elles devaient pouvoir desservir un territoire de coupe 
détermini. et Cgalenieiit répondre aux besoins d'un certain bassin de 
population et de main-d'oeuvre. La paroisse de Guyenne était exclue 
du choix du Ministère et la seule possibilité qui poiivait lui être accor- 
dée était de permelire la livraison de sa production à une iisinc plutôt 
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qu'à une autre. De toute façon, il y avait peu de chance que le Syndi- 
cat ne s'en tire sans perdre la possibilité d'exploiier sa scierie. Et la 
paroisse ne seniblair pas vouloir se grouper avec une autre 
coopérative ! 

Vous vous êtes probablenient demandé pourquoi je parlais sou- 
jours de  l'agriculture et de la forêt con-ime d e  deux domaines d'ex- 
ploitation devant aller de pair? Voici une réponse brève qui vous 
aidera à éclaircir certains problèines qui ont pu vous paraitre obscurs 
au cours du présent récit. Partout dans la province, à l'époque, I'opi- 
nion qui prévalait généralement était que les professions de cultiva- 
teur er de bûcheron étaient inséparables ; l'agriculture ne pouvait sur- 
vivre sans la forêt ! En pays de colonjsation, cette opinion ne faisait 
sûrement aucune équivoque : la forêt etait le seul moyen de subsis- 
tance des colons, en attendant les productions agricoles, ou encore 
un moyen de progression plus rapide en agriculture, à cause des capi- 
taux investis dans ce domaine et qui provenaient des revenus fores- 
tiers. Dans les régions où I'agriculture était florissante, il n'était plus 
question depuis longtemps de la nécessiré de  combiner la forêt à 
l'agrjculture et c'était une erreur de croire que la coalition forêt-agri- 
culture était une situai ion permanente et souhaitable. Selon moi, 
I'agriculture à demi-temps, combinée avec la forêt, se liniiiait à quel- 
ques cas bien particuliers où ni I'une ni l'autre des deux professions 
ne pouvaienr progresser normalemerit. 

Notre situation avait donc été celle de colons qui se servaient de  
la forêt comme moyen de parvenir à I'agriculture, par la colonisation. 
La forêt avait été pour nous un  moyen de subsistance puis elle fut 
un revenu d'appoinr pour ceux qui avaient pris un départ en agricul- 
ture et q u i  voulaient s'assurer le plus t6t possible d'un revenu a plein 
temps provenant de I'agriculture ; mais, à la suite des kvénements que 
j 'a i  rapportés, i l  s'était éloigné de nous et définitivement, ce revenu 
d'appojnt, nous le croyions perdu, ainsi que l'épargne que nous 
avions accumulée en prévision des jours difficiles en agriculture. 
C'est pour cette raison que l'ensemble de la situation ne pouvait me 
convenir comme moyen de parvenir à l'agriculture plein temps. 

Le plan social 

Le côté social était aussi décevant, sinon plus, qiie le côté écono- 
mique. Les contacts entre les metnbres et le bureau de direction 
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éraient très faibles. Les directeurs préféraieiit administrer sans con- 
sulter ! Les cultivateurs étaient lésés, les vrais, en tout cas, l'étaient ! 
II n'y avait plus de primes de défrichenient accordées coinme réparti- 
tion du fonds de roulement. JA forêt qui restait était très éloignée et 
les activités forestières n'avaient rien d'encourageant pour les mein- 
bres. Cet apport économique est h classer aussi parriii les conséquen- 
ces socjales, parce que les membres concernés, les cultivateurs. sen- 
taient qu'ils avaient perdu une grande partie de leurs avantages a u x  
mains de gens qui s'étaient engagés comme eux et qui n'avaient pas 
respecté leurs responsabilités du début. Sentant que chacun cherchait 
à faire sienne la plus grande pan de revenus possible, sans en faire 
bénéficier l'agriculture, et sachant que pour progresser ils devaient 
planifier de justesse tandis que les ressources qui avaient été prévues 
h cet effet s'étaient évaporCes sans recours, les ainbirions sociales des 
agriculteurs s'étaient amoindries également. Les possibilités de conti- 
nuité, de prolongement, de renouvellement rnêri~e, s'étaient éva- 
nouies devant l'indifférence des uns envers la persévérance des autres 
à observer leurs engagements. 

L'une des preuves que l'ambition sociale avait dirninué réside 
dans le refus des dirigeants de voir les membres s'engager au plan 
régional. Le refus des dirigeants de laisser les membres participer à 
certaines décisions au plan paroissial en constitue une seconde. Tout 
contribuait à rendre la vie sociale plus lugubre. Les mouvements 
paroissiaux ayant diminué leurs activités . les contacts étaient dimi- 
nués d'autant. La vie moderne s'est insiallée, la télévision a amené 
l'indépendance. Les soirées canadiennes se sont faites de plus en plus 
rares, la récréation, au sein de la paroisse, était difficile ; i l  y avait 
quelques soirées paroissiales parfois,  nais d'organisation mains 
facile. Les asseniblées d'irude étaient trés rares el elles avaient perdu 
leur vivacité, leur enthousiasme, la participation personnelle de clia- 
cun. Après l'explosion sociale des premières années. i l  aurait fallu 
permettre une expansion sociale à l'extérieur des cadres de la 
paroisse, une participation libre plus individuelle. Tout a concouru 
pour empêcher que cela ne se produise. Les dispositions économi- 
ques, sociales et religieuses de la paroisse ont toujours é t i  vantées 
par les visiteurs, tani laïcs que religieux, tan1 civils que ministériels ; 
cette maturité et cette supérioritk qu'ils nous reconnaissaient étaient- 
elles conformes à la réalité profonde? Pouvions-nous y croire sans 
aucun doute? Je me permets d'en douter ! 
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Une erreur que je me dois de signaler a été d'avoir trop agi en 
fonction de services à créer ou à maintenir plutet que de nous consa- 
crer à l'exécution des objectifs premiers de la socikté. 

La situation de la famille et de l'entreprise 

Voilà donc que vingt ans s'étaient écoulés sous le régime coopé- 
ratif. Je me retrouvais avec dix enfants aux études. L'aine des garçons 
avait Lerminé sa première année au collège d'enseignement général 
et professionnel, l'aînée des filles Ciait en dixième année classique, 
le deuxième garçon avait fait un an d'études a l'école moyenne d'agrj- 
culture de La ferme et les autres allaient au cours secondaire scienti f i -  
que ou au primaire ; le dernier des enfants, une fille, allait entrer a 
la maternelle à I'auromne. L'aîné était allé gagner ses études dans un 
chantier, au cours de l'été, le deuxième m'avait aidé sur la ferme. 
au tenips de la fenaison et l'aîné des filles avait secondé sa mère dans 
les travaux ménagers et la laiterie. Tous les autres qui étaienr en 
mesure de travailler avaient apporré leur contribution à .la ferme. 
L'agriculture était devenue une affaire de famille, et d'ailleurs, je 
dois l'admettre. l'agriculture sans famille ça n'a jamais été florissant, 
quoi qu'en pensent les gros payeurs de subventions de toutes sortes. 

La stabilité de  l'agriculture dépendait beaucoup de la famille, 
cependant, i l  était rare que les administrateurs l'admettaient. Un jour, 
j'ai assisté à une réunion de cultivateurs, au plan régional, donnée 
par un conférencier qui avait vécu une expérience comnie surveillant 
d e  la comptabilité d'une entreprise d'agriculture commerciale fonc- 
lionnant sur une base coopérarive. Le prix de tout le travail effectué 
dans une telle entreprise était calculé comme s'il était payé. a chacun. 
On ne devait donc pas tenir compte des liens familiallx des CO- 

gestionnaires. Comme il s'agissait d'un père de famille et de  ses 
enfants, i l  était nécessaire d'inscrire la valeur des salaires payés ou 
bien d'exclure toute main-d'oeuvre que l'on ne pouvait se payer. Les 
assistants à la conférence posèrent quelques questions concernant la 
rentabilité de cette entreprise et les ententes familiales entre les CO- 

exécutants. Notre conférencier s'exprima en ces termes : << LRs expé- 
riences que nous avons vécues dans cette entreprise ne sont pas toutes 
valables à 100 %, mais aujourd'hui nous pouvons dire quelle est la 
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valeur du travail accompli par une famille sur une ferme ! ,) l'en ai 
conclu que si c'était valorisant pour une famille de vivre sur une 
ferme, c'était également vaiorisant pour la ferme, je dirais même plus 
bénéfique pour la ferme et l'agriculture en général. Mais cornbien de 
personnes détenant des postes importants. dans le domaine de la 
comptabilité agricole entre autres, refusent de reconnaître le nombre 
d'heures de travail que nécessite l'exploitation d'une ferme. et !a can- 
tribution de  la famille. Chose certaine, s'il n'y avait eu que des honi- 
mes qu i  pensaient ainsi pour agrandir la superficie dc terre cultivable, 
repousser l'abattis et promouvoir l'agriculture. je crains que nous ne 
serions pas encore très avancés ! 

Après toutes ces années de travail. ma femme et inoi étions 
découragés du pourrissenient de la situation que je viens de décrire. 
Ma volonté de devenir agriculteur à plein temps était arretée par I ' im- 
possibilité d'acquCrir le fonds d e  terre nécessaire, l'outillage et les 
bâtiments étant suffisants pour le moment. Les déboires des activités 
forestières de la société ne m'avaient pas telleinent affecté au point 
de vue économique, puisque, depuis déjà quelques années. je faisais 
un travail qui me donnait un revenu d'appoint suffisant. C'était plutôr 
I ' insécurité face à l 'avenir et l'impossibilité d'acquérir d'aut r t s  terres 
qui me portaient à renoncer. L'influence qu'avaient les affaires éco- 
nomiques siir la vie sociale de la paroisse etait suffisante polir me 
décourager. J'avais gofité avec tellement de bonheur à la vie harmo- 
nieuse des premières années que je ne pouvais me résoudre à vivre 
certe vie sans contacts réguliers avec les autres membres. Les divi- 
sions, l'absence de bur commun qui faisaient que nous avions I'im- 
pression d'avoir deux professions différentes à l'ordre du jour, ne 
m'attachaient plus à ce systkrne dans lequel il n'y avait aucune démar- 
cation entre les devoirs et les droits des membres et de la société. 

Nous avions maintenant 135 acres e n  culture, peut-èzre pas telle- 
ment fertiles mais dont il était possible d'an~éliorer le rendement quel- 
que peu. Au moment de la consolidation, j'avais acheré le lot voisin, 
numéro 37. La maison de  ferme avait été finie de  bas en haut, un 
systkrne de chauffage central au mazour avait été insralle. de bons 
systèmes d'aqueduc et d'électricité étaient organisés et voilà que les 
buts et l'ambiance générale de la paroisse ne correspondaient plus aux 
désirs, aux vrais besoins de la vie sociale. 

Après avoir procédé à l'achat du lot de notre voisin. j'ai acheté 
u n  tracteur neuf d'une piiissance de quarante chevaux-vapeur. C'était 
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le premier tracteur neuf et ce fut une fête lorsqu'il arriva à la ferme. 
Avec cet outil, les travaux iraient bon train. Au cours de cette 
période, on avait acheté des instruments de fenaison, dont un râteau 
à décharge latérale et une presse à foin usagée, quoique en bon état 
de foncriiinnement , accompagnée de l'équipement nécessaire à l'en- 
treposage du foin dans la grange. Durant les dernières années, le t ra- 
vail était devenu plus facile et tnoins fatigant ; les enfants étaient de 
plus en plus capables de prêter main-forte et c'était tant mieux car, 
depiiis le début de  la troisième période, j'avais dû changer de rravail 
après avoir contracté une fièvre rhuniatismale qui m'a obljgé à rester 
a la maison pendant lin mois et demi. J'avais donc da abandonner 
le travail en forkt, dans la neige et I'liumidité. et par des temps trop 
rigoureux. Jusque-là, ta santé physique n'avait pas flanché, mais 
maintenant i l  fallait faire un peu attenrion. C'était la première fois 
que des contraintes s'opposaient à nies activités sociales : du travail 
accaparant qui paraissait ne jamais se rerminer, des journées aussi 
longues que dures. Le cours de la yie allait changer maintenant. II 
m'a fallu abandonner la présidence de la Commission scolaire qui 
m'avait donné beaucoup de fil à retordre durant la dernière année. 
J'ai averii les cornmissaires, pour la prochaine élection, et le jour 
venu ils ont respecté ma volonté. Je suis devenu simple commissaire, 
mais pour peu de  temps car, l'automne venu, on cherchait un con- 
cierge pour l'entretien d e  l'école et comme les conditions me conve- 
riaieni, j'ai posé ma candidature. J'ai demissionné de mon poste pour 
être promu concierge ! 

Jusque-là, aucune crainte de I 'aveni r n'avait effleurk ma pensie, 
tnais à cause de ce q u i  venajr de m'arriver, j'avais de plus en plus 
hâte de devenir indépendant sur ma ferinz et je croyais que ce rravail, 
me procurerait un revenu d'appoint convenable, allait également ine 
permettre d'en arriver à l'agriculture à plein temps. Ce rravail d'ap- 
point, je l'ai accompli pendant cinq ans. Il fallait d'abord cornniencer 
par stabiliser les bases de la ferme en contractant un prêi avec l'Office 
du  &dit agricole pour les lots 37 ei 38. Les superficies en culture 
avaient bien changé et la relance éiait bien amorcée. Cornine prévu, 
le coût des améliorations a été payé pour une bonne part par les reve- 
nus du travail ë l'extérieur. Toute la farnille a pris une pari active 
aux travaux de  conciergerie ainsi qu'à ceux de la ferme. Nous par- 
tions en groupe. les gars et moi, pour acconiplir les travaux d'exté- 
rieur et le ménage de l'école, les fjns de  seinaine et l'été. Quand i l  
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s'agjssait des travaux de la ferme, les gars s'occupajent de préparer 
le tracteur pour la journée, ils m'aidaient aussi à traire les vaches 
puis. ensemble, nous nous rendions aux champs ou nous trimions 
toute la journée, et quand arrivait l'heure des repas. on pouvait voir 
les gars revenir des champs comme des soldats qui reviennent de la 
guerre. glorieux comme pas un I Dommage que cela n'ait pu durer ! 
Les périodes de début et de fin d'année scolaire, sunout, exigeaient 
beaucoup de travaii, avec les travaux des champs qui battaienr leur 
plein h ces périodes-là ; et pour la traite des vaches - il y e n  avait 
vingt-cinq maintenant - il fallait une disponibilité assez grande. Vers 
la lin de la troisiéme période, les lots 33 et 34 avaient été pris en 
option d'achar et la moitié de leur superficie en culture, soit 40 acres. 
avait été relabourée. 

Les activités quoridiennes à la ferme avaieni beau être aussi inten- 
ses qu'avanr, i l  y avait pourtant quelque chose de changé puisque 
nous ne manquions pas une occasion d'aller visiter les fermes annon- 
cées « a vendre *. Nous avons même commencé ces visites sitôt les 
semailles terminées. en 1958. Toutefois, un changement aussi radical 
ne s'était pas fair sans mûre réflexion. Finalement, nous avons reçu 
la visite des conseillers de la Sociétk agricole fédérale et il semblait 
qu'il y avait des possibilités ; nous avons pris des dispositions, des 
accords de principes. Toute la famille y a participé ; i l  fallait établir 
quelles seraient les implications d'un tel chambardement. Petit à petit, 
les affaires se sont tassées de telle façon que nous nous sonimes déci- 
dés. Nous caniiaissions suffisamment les impératifs pour pouvoir 
dire : Si le Crédil agricole accepie le financement prévu nous som- 
mes prêts à déménager. » Un bon jour, à l'heure où ordinairement 
le facteur déposait le courrier dans la boite, je suis revenu à la maison 
avec u n e  lettre à la main et, en l'agitant, j 'ai dit h toute la famille : 
cc Ça, c'est notre réponse ! >, Je n e  savais pas quel coniporrement pren- 
dre. tellement ceja m'inquiéhit : rire, c'était imprudent, pleurer, ce 
n'était pas le temps..  . d'ailleurs, on pourrait bien avoir assez de 
remps pour ça, si an en venait à regretter. Tout le monde avait hate 
de savoir et gardait les yeux accrochis à la lettre qui contenait proba- 
blement la décision finale, celle qui n~arquerait notre vie à tous ! Et 
tous onr repris leur souffle quand enfin j'ai lu  a haute voix les condi- 
tions que chacun écouta religieusement. u Prix d'achat : 33 500 $. 
Comptant en argenr : 6 500 $, par l'acheteur. et 6 500 $ eri deuxikme 
hypothkque, par le vendeur. Le solde du prix de vente : f inanci  par 
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le Crédit agricole ! fi Ce n'&ait plus la lettre qui était le point de mire. 
maintenant, c'était moi, l'énigme. Les regards me questionnaient, et 
enfin j'ai dit : « Je crois qu'ils ont convenu de ce que nous attendions 
d'eux. fi Les visages se sont un peu détendus, mais i l  restait encore 
des points d'interrogation. Pour les enfants. c'était une  aventure 
joyeuse, mais pour moi pariiculiérernent, et pour mon épouse, c'istait 
une autre immigration, et moi, cela me pesait, j 'en avais connu d'au- 
tres. Faire ses adieux à un nid que l'on a aimé, ce n'est jamais bien 
drôle, quand oii a vécu assez longtetnps pour prendre racine ! Après 
tout. cette propriété-18. avait été édifiée de nos mains, par notre 
labeur de tous les jours.. . pendant v ingt  ans ! 

Les derniers arrangements ont été pris. Nous avons commencé 
par résilier l'option prise sur les lors 33 et 34 et remettre les lots à 
leur propriétaire, sans rien changer pour les travaux accomplis depuis 
la prise de possession - travail perdu, puis disposer de  la ferme prin- 
cipale pour le prix du solde dû k l'Office du  crédit agricole et vendre 
les animaux à un marchand de la région. La machinerie que I'on n'ap- 
portait pas a ét4 vendue, elle aussi, pour former, avec la vente des 
animaux, le comptant nécessaire à l'achat de la ferme où nous démé- 
nagions. De la vente du fonds de  terre je n'ai rien retiré. Je l'ai vendu 
avec les bâtiments pour le montant q u i  était encore dû au  Crédit agri- 
cole, soit 4 660 $. Après avoir tout ramasse, même l'argent des 
enfants à la Caisse, o n  a réussi à avoir les 6 500 $ nécessaires pour 
arriver sur notre nouvelle ferme. Les garçons ont effectué le déména- 
gement dans des voitures à tracteur; ils ont exécuté mes ordres et 
voyagé sur une distance de 37 milles. Dans ces conditions, le voyage 
a pris toute une journée ; c'était long, mais nous ne pouvions pas nous 
payer un autre moyen de transport dans les circonstances. Nous nous 
sommes préparés à partir dans le silence, l'expérience du passé nous 
invitant à agir ainsi ; d'ailleurs, l'avenir m'a prouvé que nos précau- 
tions n'avaient pas été vaines, car j'ai pu me rendre compte que cer- 
taines personnes du milieu essayaient de se justifier en accusant 
quelqu'un d'autre ! 

D'étape en étape. la famille se consultait pour mener à bien sa 
mission. Finalement, nous nous sommes retrouvés le 15 septembre 
1968, dimanche matin, aprks la messe. Le départ définitif devait se 
faire le lendemain, aussi je me suis rendu faire ma tournée d'adieu ! 
Elle ressemblait à celle que j'avais faite, vingt ans plus r6t. Je l'ai 
exécutée e n  tracteur, pas un  coin n'a été délaissé. Le coeur serré, je 
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pensais à toutes les difficultés que j'avais eues, à celles dont j'étais 
sorti vainqueur e.t aux autres. Les échecs et les succès se succklaient 
dans mon esprir. J'essayais de fixer mon attention sur l'objectif qu'il 
me fallait atteindre sur ma nouvelle ferme, en tentant d'oublier celui 
que j'abandonnais derrière moi, mais I'esprir ne voyage pas vite en 
pareille circonstance ; il s'accroche à ce q u ' i l  voit, i l  demeure figé 
par les sensations que lui communiquenr les sens, la vie, l'ouïe.. . 
Tant de travail abandonné, c'était suffisant pour retenir l'esprit. En 
foulant chaque coin de terre pour la dernière fois. je reconnaissais 
chacun d'eux par les problèmes qu'il m'avait apportés en abattis, les 
difficultes des premiers labours, puis les joies des premières récol tes, 
I'enchantemeiit de la verdure q u i  était apparue. à la suite d'une épo- 
que où les couleurs étaient rares et ternes, on les trouvait obscures. 
Je pouvais donc dire que tout notre travail avait contribué à apporter 
de la lumière, de  la joie, de la vie, du bonheur à I'hunianité. Mais 
la raison inirjale, principale, pour laquelle je  m'étais batru tout ce 
temps. elle, je la sentais m'échapper. Certe rerre, je craignais qu'elle 
ne perde sa raison d+ètre principale : I'agriculture, celle qui fait vivre 
son homme, sa famille. Finalement, j ' a i  abrégé ma randonnée et j'ai 
regagné mon domicile, celui qui m'abriterait encore pendant un jour. 
Pour dire franchement, je ne pouvais n i  aller, ni venir, ni regarder, 
t i i  entendre, ni même penser sans que tout mon passé flotte dans mon 
esprit. 11 y avait bien cet au-delà que je ne  connaissais pas et dans 
lequel je pouvais espérer au moins un peu, mais l'heure présente, je 
la vivais intensément et je n'avais pas le coeur à eii parler. Mon 
épouse avait probablement son voyage, elle aussi, et les enfants, j 'au- 
rais eu peur de les effrayer en leur disant : « Ma ferme, celle que 
j'ai aimée, elle ressemble à une morte, avec ses bâtiments vides et 
ses paturages déserts et, parce que je connaissais bien l'agriculture, 
je savais, qu'à cette époqiie, les fermes qui avaient perdu la vie ne  
pouvaient pour ainsi dire pas ressusciter. La vie agricole comportait 
déjà trop d'engagements collectifs et les haremes de rentabilité de 
production étaient trop élevés pour que quelqu'un puisse les traiter 
de façon négligeable et commencer un Ctabljsserrienr agricole au bas 
de l'échelle. 

La journée passa. TI y avait la journée du lendemain à organiser, 
heureusement. 11 ne restait qu'un voyage de ménage à iransporier et 
les garçons s'en viendraient avec les derniers effets lorsque je leur 
en donnerajs l'ordre, par iéléphone, directement de chez le notaire. 
Tout s'est passé comme prévu. 





CHAPITRE 4 

VINGT ANS DE COLONISATION 

Nous avions fixe notre choix sur Palmarolle, après avoir visité 
plusieurs fermes dans plusieurs centres dont Amos. LaSarre. Sainte- 
Gern-iaine, pour ne citer que les principaux. Nous avions parcouru 
plus de  mille niilles avant de nous fixer et même si les sentiments 
revenaient quelquefois à ia surface, nous pouvions être sûrs de iiotre 
choix. Nous étions cepeiidant certains que. cet événement ne disparaf- 
irait pas de notre mémoire dc sitôt. 

Maintenant que les sentinlents se sont tassés, voici  ce que je con- 
clus de ces vingt ans de labeur dur et acharné, dans le domaine écono- 
mique et social : si le merne régirne coopératif avait été établi dans 
une paroisse dont l a  nature du sol et la situation géographique auraient 
pertnis u n e  agriculture plus vivante,  il n'aurait pas connu la même 
f i n .  Mais i l  y a eu aussi I'appat du gain facile, qui est u n  très niauvais 
conseiller. 11 pouvait à lui seul faire dévier facilement les décisions 
importantes, surtout dalis une paroisse oii le but deveiiait optionnel 
après plusjeurs années.  

Des deux optio~is : l'agriculture et la forkt, seule la forêt parais- 
sait offrir des gains (allécliants) à rrès cour1 terme et elle était d ' u n  
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accès relativement facile. L'expioitation forestière influençait donc 
les membres et le bureau de direction dans des optiques bien différen- 
tes pour chacun d'eux ! A plusieurs reprises, i l  m 'a  été donné de pou- 
voir juger de l'influence d'une exploitation forestière dont tes activi- 
tés augmenrenr au fur et à mesure qu'elle s'agrandit et exige plus de 
personnel à plein temps. Il en va de tnênie pour les mines qui fournis- 
sent du travail et u n  salaire substantiel à ceux qui demeurent à proxi- 
mité de cet employeur qui ne tient pas compte de la profession secon- 
daire qu'exercent ses employés. II serait donc faux de croire q u ' u n e  
société peut facilement diriger ious ses membres vers une agriculture 
à plein temps, en mettant à leur disposition les revenus de  la forêt 
pour progresser rapidement, sans planifier chacune des étapes que 
comporte le cheninement de la colonisaiion a I'agriculiure. Pour que 
l'influence de la foret ne soit pas trop dommageable, il serait proba- 
blement nécessaire que les adeptes agricoles soient impliqués à fond 
dans un groupement essentiellement agricole qui aiderait à planifier 
à l'avance les étapes à parcourir. Les cultivateurs qui possèdent des 
terrains boisés qu'ils peuvent exploiter 5 leur guise subissent proba- 
blement mojns l'influence de  ce revenu d'appoint. Le cultivateur q u i  
est placé dans cette situation peut conserver à son entreprise agricole 
un caractkre de rationalité, étant donné qu'il peut prévoir lui-même 
les échéances et fixer les étapes afin de pouvoir être, le moment venu, 
en position de tirer de  I'agriculture un revenu suffisant ii I'auïogestion 
de  son entreprise. Dans des conditions comme celles-là, le cultivateur 
vraiment intéressé est moins sensible aux influences d 'un milieu où 
tous ne sont pas favorables à la vie agricole. Si la majorité des mern- 
bres de l'entreprise de Guyenne, soit 5 1 %. s'étaient dirigés en agri- 
culture, i l  se serait produit un climat tout à fait différent q u i  aurait 
eu des répercussions sur les candidats à l'agriculture. L'encourage- 
ment que cette situation aurait produit aurait atnené l'évolution néces- 
saire à une agriculture stable. 

Parmi les facteurs importants, il faut reconnaitre aussi la diminu- 
tion de l'effectif agricole, dans la kgion et dans la province, au 
moment oh la paroisse de Guyenne se prkparait a relever son premier 
défi en ce domaine : la consolidation ! Le phénoméne de la disparition 
d'un très grand nombre de fermes au profit d'une agriculture indus- 
trielle et commerciale, le nouveau système implanté dans notre loca- 
lité n'a pas pu le mater complètement, peut-être a-t-il pu simplement 
le retarder un peu. 
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11 ne faudrait pas oublier que le fait de ne pas avoir atteint le but 
fixé dans le domaine agricole : retnplir complèten~ent les cadres du 
territoire affecté à cette f i n ,  de cultivateurs dirigeant des exploitations 
rentables s, ne signifie pas pour autant que toute l'expérience a été 
nulle et vaine ; au contraire, elle s'est avérée une kole de formation 
sociale formidable dont les effets se feront sentir ensuite dans la vie 
des gens (des membres), qu'ils soieni demeurés ou non dans la 
paroisse. 11 faut analyser avec soin cette dernière phrase pour recon- 
naître au présent récit l'objectivité dont a fait preuve l'auteur dans 
le présent document. Cette condition est également nécessaire pour 
rendre à la coopération la place qui lui revient. Ce récit, i l  ne faut 
pas le voir comme un prétexte pour détruire les valeurs du système 
coopératif, ni comme une façon de détourner les gens de ce moyen 
qui est apte à prornouvojr l'économie et l'épargne, deux clefs par les- 
quelles on pourra maîtriser les siiuations financières. L'objectivité 
doit aller plus loin encore, elle doit permettre de  juger d'une situa- 
tion. pour pouvoir en dégager la progression et corriger ceux qui ont 
tendance à brimer les individus sous prétexte de rendre justice à l'cn- 
semble de la communauté. * Respecter les engagements pris par la 
communauté envers chacun fi : l'intransigeance des dirigeants vis-à- 
vis des culrivateurs de  la localité n'était sOrement pas en accord avec 
cet énond. Je m'oppose à cctte façon d'agir! 

Aprks avoir connu, durant les premières années, la contrainte de 
se lancer en agriculture par un contrat qui refusait l'entrée aux mem- 
bres dont le motif n'était pas l'éiablissement en agriculture, voilà que 
par la suite, on ne tient plus compte de la vocation, on n'exige plus 
de  preuves, et on f ini t  par m'offrjr de  devenir cultivateur à dcrni- 
tenips. Chez tous les candidats vraiment sérieux la déception s'est 
manifestée à peu de choses pres de la même façon. II ne s'agissait 
donc pas de blessures bien personnelles à un aniour trop idéaliste de 
la profession agricole; la déception était profonde et justifiée. 

Le travail er les sacrifices effectués par nia famille avaient été 
suffisants pour permettre une grande fertilité dans le domaine agricole 
et social, peu imporie la façon dont les résultats se sont traduits. Des 
barrières ont souvent été dressées devant moi, dans le domaine de 
la panicipation, et pas toujours par des gens qui pouvaient plaider 
l'ignorance des responsabi 1 ités ! 

C'est un bilan bien sommaire que je viens de dresser en guise 
de  conclusion, mais i t respecte toute la rhli té .  Si je ne suis pas sorti 
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de cette paroisse comblé de biens matériels, sachez cependant que 
l'expérience et les connaissances acquises par ma famille et moi, pen- 
dant ces vingt ans, forment un potentiel intellectuel et social dont il 
n'est pas permis à tout le monde de disposer. Ces valeurs sont les 
seules vraies, les seules que l'on possède intkgralement. Tl  est possible 
de les rransmettre sans qu'elles ne soient diminuées. 

Pour que la lumière se fasse, pour que nous soyons niieux éclai- 
rés, il est temps que nous commencions à discuter et qu'une étincelle 
jaillisse, afin qu'un jugement stable s'établisse. Si nous voulons que 
des coopératives soient encore mises sur pied, à la disposition du peu- 
ple et surtout du faible travailleur, le véritable engagement doir aller 
plus loin ; c'est le peuple, celui qui  est particulierement concerné, qui 
doit être prêt à en prendre l'initiative. Si nous ne voulons pas toujours 
retomber dans les mêmes erreurs, commençons par écouter ceux qui 
ont vécu quelques expériences. Édifions une base solide : les 
MEMBRES ! 

Si !es techniques d'animation peuvent faire évoluer le. monde, i l  
n'en est pas moins vrai que les expériences véccies, pratiques. onr une 
valeur que  l'on ne peut nier, et auxquelles nous devons nous référer 
en temps et lieu. 

Je m'arrête ici et je laisse aux lecteurs le soin de  se chercher u n  
chemin ; ce n'est pas une solution toute prête que je propose, mais 
bien l'élaboration du travail de la pensée. Pour ma pan, je dirai que 
je n'ai jamais regretté ces vingt années. Elles se sont tertninées par 
une expérience familiale heureuse et merveilleuse ! Mais s'il en a été 
ainsi, ce n'est pas parce que j'étais i e  seul partisan mais bien parce 
que dans mon entourage immédiat, il y avait ilne compagne, une 
grande personnalité qui sait comtnuniquer de façon magnifique. II 
s'agit de mon épouse qui a toujours vu la vie dans le sens de 
l'évolution. 



CHAPITRE 5 

Maintenant que tour est terminé, repassons ensemble trois points 
bien saillants q u i  caractérisent la paroisse et qui sont revenus souvent 
dans le récit. Vous avez sans doute déjà deviné : il s'agit de I'agricul- 
ture, du plari social, et du plan écoi?orriigue. 

L'agriculture 

Sur ce point, iious devons tout d'abord reconnaitre que le premier 
élément à considérer est le sol. II est. pour une bonne part, composé 
d'argile grise q u i  à certaitis endroits parait nieme blanche. Dans ces 
endroits, par temps sec, on sent l'argile rude sous l'action de  la char- 
rue et elle devient cassante. surtout si elle est piétinée. Cette terre 
exige des applications répétées d'engrais car la substance rude qii'elle 
conr ienr, le sable, laisse kchapper les engrais. 

Cc que je veux expliquer ici c'est que Guyenne n'est pas une 
paroisse seule dans son cas niais bien qu'elle est comnie celles qui 
l'entourent et q u i  ont été iiioins choyées par la nature lors de la forma- 
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[ion géologique de  leur sol. L'occupation des sols agricoles dans cette 
paroisse est assez faible et ce facteur peut bien dipendre du premier. 
II joue un râle très imponant dans l'idée que se font les cultivateurs 
et encore plus les autres résidanrs de l'endroit, sur l'agriculture. Une 
plus grande densité de la population agricole aurait entraîné inévita- 
blement une plus grande stabilité de la production et égatement des 
relations entre !es cultivateurs de l'endroit et les agriculteurs de  la  
region qu i  exploitent à l'extérieur de la paroisse. Le volume de pro- 
duction est aussi un atout important quand jl s'agit de négocier des 
contrats de rransport ou de  transformation. Quand la production est 
intense, i l  y a plus de possibilites de développer des techniques agri- 
coles et de gestion. 11 est également possible que la façon dont l'auto- 
rité Ciait exercée sur le territoire air e u  une influence sur le nombre 
des panicipanis agricoles, ces derniers étant soumis à des contraintes 
diverses en ce q u i  concerne l'acquisition légale d'un fonds de terre, 
ce qui ne les avantageait surenlent pas. Dans mon cas, s'il m'avait 
été facile d'accéder au droit de  propriété, j'aurais sûrement retardé, 
sinon refusé définitivement, ce départ qui n'a été à l'avantage de 
personne. 

Le plan social 

La population de  Guyenne témoigne d'une très grande débrouil- 
lardise dans les organisations ou associations sociales et,  quoique ses 
activités dans ce domaine aient diminué, it  n'en resre pas moins que 
les citoyens de  cette paroisse ont une mentalité ouverte à ce genre 
d'activités. Lorsqu'il s'agit de  se lever en signe de  protestation. ils 
le font ordinairement avec solidarité, et il en est de meme, d'ailleurs, 
quand i l  s'agit de s'opposer à l 'un des leurs. Paroissiaux à fond, ils 
craignent l'intégration au plan régional. Serait-ce à cause de quelques 
préjugés ou la conséquence d'avoir vécu en territoire fermé pendant 
plusieurs années? Je ne puis dire. D'après l'esprit qui a présidé à la 
fondation de  divers mouvements, i l  est facile de  se rendre compte 
qu'ils ont tendance à concentrer l'autorité en un tnême point, même 
au plan social. Celte attitude est un gage de grande réussite et d'unité 
d'action quand la direction a la main heureuse, mais s'il y a des 
erreurs, il faut en redouter les dimensions. Les conflits de personnali- 
tes, où s'arrêtent-ils? Quand tout le fonctionnement est normal et que 



la participation est bonne, i l  n 'y a pas trop de risques ! Cette paroissc 
a toujours fortciionni selon la formule coopérative, inais du fait que 
cette dernière ait été poussée jusque dans les limites de la propriété, 
cerce forniule ressenible maiiitenant fort à du socialisme. 

Ici, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse : La socialisa- 
tion de l'agriculture par 17Éiat, ou plutôt l'étarisation de l'agriculture, 
serait-elle une solution aux problèmes que connaît notre agriculture 

québécoise ,i ? I'ai toujours refusé de tirer une  conclusion sur ce 
point ; cependant, il m'a été donné quelquefojs de connaître l'opinion 
de gens qui avaient eu l'occasion de visiter l'Europe, et en particulier 
la Russie où l'agriculture est ainsi dirigée, et le témoignage qu'on m'a 
donné est que I'agriculiurc dans les « Colkoz a n'est pas aussi produc- 
trice que celle des pays où la direction en est laissée à la libre cnrre- 
prise et à la bonne volonté des exploitants. 

Au cours d ' u n  récent voyage en France, j'ai eu l'occasion de dis- 
cuter de  cetre question à quelques reprises et les opinions semblaient 
converger en ce sens. Je demeure convaincu qu'il y n une place pour 
la coopération dans l'exploitation agricole mais je la vois plutdt dans 
le doniaine de  I'exploitarion à plus d 'un  homme. Mais, attention ! on 
ne s'improvise pas sociétaire d'une telle entreprise. 11 faut y avoir 
mûrement réfléchi et connaître parfaitement ses partenaires de même 
que les implications d'une gestion à plusjeurs dirigeants. 

Le plan économique 

Au plan économiqiie, on n e  peut pas dire que la localité de 
Guyenne soit très comblée. Le Crédit agricole, aux niveaux fédéral 
et provincial, ne prête qu'à des barèmes réduits, quand i l  accepte de 
le faire. Les institutions bancaires, quand il s'agii d'inveszissernents 
massifs a court et moyen termes, sont réiicenres, et les instituiions 
locales ont des moyens très liniités en ce domaine, si on compare avec 
le volunle de  capitaux q u i  doivent parfois être immobilisés à la fois. 
L'économie générale de  la paroisse a joué longlcmps en faveur des 
travailleurs forestiers, cependant lorsque les possibilités auront dinii- 
nui  dans ce domaine, peut-être pensera-t-on vraiment h l'agriculture. 
Peut-erre alors seulement pourra-t-on évaluer cette profession à juste 
valeur. 

Lorsque te Syndicat se prkparait à faire un investissement impor- 
tant pour la consiruction de  la scierie (lac Faillon), j'ai fait souvent 
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la coniparaison suivante : plutbt que d'immobiliser des somnies aussi 
importantes, je crois qu'il serait plus profitable de  les diriger vers 
l'agriculture ct de cette façon on serait assuré d e  fournir un plus grand 
nombre d'éiabl~ssements cornpfets et stables. Le reniboursenient eii 
scrait égaleriient mieux garanti par des valeurs foncières en  agricul- 
ture. Si chacun pouvait revivre celte époque, ne s'attaquerair-il pas 
plutôt aux problèmes de l'agriculture? 

Le phénoniène de récession de  cette coopérative est-il attribuable 
à ce q u e  l'on pourrait appeler le troisième âge - des coopératives? 
Je ne crojs pas devoir répondre affirmativemeor. Je suis cependant 
certain que l'àge le plus difficile est bien celui où, une fois les grands 
effofls du début terminés. lorsque la stabilité s'est produite dans le 
système éconoinique de la  société, il y a un relachement qui s'installe 
et qui met en cause plusieurs des bons principes coopératifs du débur 
[nais cet âge n'est pas toujours fatal, plusieurs l 'ont traversé. Au 
cours de  discussions sur le sujet, i l  m'a été donné de connaitre une 
opinion très valable sur cette crise des coopératives. Cette opinion 
vient d'un professeur d'uriiversité. Lors de ma rencontre avec les é1Li- 
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s u d c w m a m b r : c s , d ~  Le bureau de direciion doit 
être au niveau du peuple et, sous l'influence des membres du person- 
nel, qui sont ginéralement plus instruits et dont le niveau de  vie est 
aussi généralemeni plus élevé. i l  a tendance à se soustraire à ses origi- 
nes. Les rnetnbres du bureau ne croient plus au pouvoir décisionnel 
des simples nieinbres, ils ont même tendance à usurper les pouvoirs 
de l'assemblée générale. >) Ce raisonnement plein de bon sens, 
appuyé des expériences que j'ai vécues. fournit la clef de l'énigme 
que je posais i l  y a un moinent et qui est restée jusque-là obscure. 
Je crois devoir dire que les coopéraiivcs qui échapperont le mieux 
à cetie crise sonr celles qui ont teridance à ne pas laisser augmenter 
le nornbre de leurs eriiployés ei qui pétèrent  demander la  participa- 
tion de leurs nlenlbres pour diminuer certaines corvkes du personnel 
et diminuer les coûts d'exploitation. Je veux parler des coopkratives 
de consommation qui maintiennent le principe que je viens d'énoncer 
en demandant à leurs ~iiernbres de prêter main-forte pour remplir les 
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tablettes du magasin. Par cette tactique. elles font d'une pierre deux 
coups : elles diminuent les frais d'exploitation et. ce qui n'est pas la 
n-ioindre chose, elles suscitent les relations des membres avec I'admi- 
nistration. provoquent l'implication des membres dans la gestion. les 
études, la recherche de ce qui pourrait être bon pour l'entreprise. 

Mais au moment où je trace ces lignes. soit septembre 1975, 
comment pouvons-nous évaluer. situer le système coopératif pratiqué 
par l'Association coopérative de t ravajl de Guyenne ? 

Je ne me risquerai pas à le faire, personnellenienr, je laisserai 
plutôt parler les gens de l'endroit en reproduisant l'interview d'une 
danie de cette paroisse, parue dans la revue des Caisses popillaires 
Desjardins. durant l'été 75. Voici donc la question qui lui fut posée, 
et la réponse qu'elle fit : 

c( Est-ce à dire que l'esprit coopératif est mort a Guyenne? 
II ressuscite dans les moments de crise et de lutte c~llective ou 

individuelle. Le mouvement de  solidarité des habitanrs de Guyenne 
s'est surtout fair sentir lorsqu'il y a eu, et i l  y en a encore, des iuttes 
sur le plan scolaire. Ensuite, l'association coopérative n'est pas dis- 
soute mais elle n'exerce aucune activité. Quand les membres vont 
décider que c'en est assez, ils poseront des gestes concrets. ), 

Cette question étair venue à la suite d'autres qui trairaieiit de  
l'évolution des déinarches entreprises avec le minisrère des Terres er 
Forêts quant  aux problèmes d'exploitation forestière de la paroisse. 

À la fin de la préface. j 'avais promis de donner. à la fin du livre. 
le dénouement final de  l'histoire agricole de ma faniille. Le voici. 

Après inon retour de l'hôpital, en mai 1975, notre fille ninée, 
q u i  était mariée et qui demeurait en France, nous invita, inon épouse 
et moi, à aller la visiter et elle offrit de nous rembourser le montant 
du iransporr par avion. Après un certain temps de réflexion. j ' a i  
accepté son offre, malgrk tous les inconvénients que pouvait cotnpor- 
ter une absence aussi longue au cours de la période des gros travaux 
de  la fernie. Nous avons f i x é  Io. date du  dkpart au 3 juillet. pour u n  
voyage de 22 jours. Auparavant, nous voulions disposer de la ferme ; 
nous avions u n  acheteur séricux er nous pensions régler la vente avant 
le départ, mais une difficulté est survenue et l'acheteur n'a pas pu 
procéder aussi vite. Nous nous sommes rendus en France quand 
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même, laissant, pour garder la ferme et commencer la fenaison, notre 
fils Louis qui avait quitté les Forces armées canadiennes pour venir 
me prêrer main-forte au  moment où j'étais tombé malade. Il avait 
alors pris charge des travaux de semailles en particulier et maintenant 
c'est lui qui assumerait la responsabilité de gardien, avec l'aide de  
son frère cadet, d'une de ses s o e u a d ' u n  employé. 

Nous remettions donc à notre retour l'étape de la vente et les péri- 
péties qu'elle comporterait. 

La France ! merveilleux pays de nos ancêtres et de nos enfants ; 
nous l'avons visirée avec: beaucoup d'intérêt. Que ce soit à travers 
les rues achalandées de Paris. sur les routes menant vers le sud (la 
contrée centrale) ou dans les Alpes si pittoresques, gigantesques 
aussi, tout redit l'histoire glorieuse de la France à travers les siècles 
passés. Nous avons fait un voyage magnifique. sans embarras pen- 
dant la traversée et sans problémes pendant les visites, gràce aux 
excellenrs guides que nous avions : notre fille er notre beau-.fils ! 
Nous leur devons beaucoup pour ce beau voyage. 

Nous étions de retour le 24 juillet. Aussitôt le  pied à terre, notre 
premier geste a été de  prendre contact avec notre gardien par télé- 
phone, pour connaître l'état de fonctionnement de l'entreprise ; mon 
fils nous a appris que l'acheteur était prêt pour la transaction et qu'il 
me donnait rendez-vous chez le notaire pour Ic  mardi suivant, soit 
dans quatre jours. Ceci nous a réjouis. Tout semblait vouloir se terrni- 
ner pour le mieux. 

Une seule ombre paraissait maintenant au tableau. Nous avions 
acquis certe ferme dans l'intention de la léguer ou de la vendre à nos 
enfants un jour. Mais il semblai1 bien que ni l'un ni l'autre d'entre 
eux n'en demeurerait propriétaire. Au cours des échanges auxquels 
avaient donné lieu les transactions, deux des garçons, Pierre et Louis, 
avaient manifesté le désir d'acquérir la ferme. Tous deux parlaient 
d'en faire une entreprise à deux exploitants, sous la forme d 'une  
société ; puis, face aux responsabilités qu'exigeait une  telle organisa- 
tion l'ainé des deux a décidé de ne pas se poner acqukeur,  puis l'au- 
tre, après y avoir réfléctii, a trouvé B son tour que la charge était trop 
lourde pour un  seul exploitant. Pour ce qui est des autres enfants, je 
dois dire qu'ils n'y étaient pas intéressés par narure. 

Puisque notre oeuvre n'aurait pu etre complète sans t'apport de 
la farriille, i l  est bon que vous fassiez maintenant connaissance avec 
mes enfants : 
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Jules est devenu aviateur après avoir fait quatre années de brillan- 
tes études en physique, à l 'université de Montréal. T I  est inarié à 
Chrystianne Martel qui applaudit avec enthousiasme aux atnbit ions 
de son mari. II occupe un poste imponant à l'aéroport d'Amos Avia- 
tion. Il aime son travail. c'est le choix de sa vie ! 

Pierre, c'est lui qui voulait se porter acquéreur de la ferme. en 
s'associant avec Louis ; i l  ci également dirigé les travaux de  la ferme 
au cours de l'été 197 1 .  lors de mon séjour au Sanatorium. Pierre est 
marié à Nicole Daniel. qui a accepté de suivre son mari dans une 
petite localité forestière où i l  travaille comme niécanicien de machi- 
nes fixes (inill-wright). Ils sont les heureux parents d'une petite fille, 
seul petit-enfant que nous ayoiis. 

Marie-France, elle, est mariée à Bernard Gay et demeure en 
France ; elle a épousé un futur ingénieur en électricité et elle est deve- 
nue en très peu de temps la Française presque parfaire. C'est grâce 
à eux que nous avons pu aller en France. 

Laval travaille au projet d'aménagement hydro-électrique de  la 
Baie James. aux chantiers de La Grande-Rivière, comme commis 
gCnéral. C'est un poste qui peut être inréressant pendant quelques 
années encore. Laval n'a pas encore rencontri I'ânie qui retient pour 
toujours ! 

Louis, c'est lui qu i  est venu nous dépanner pendant ma nialadie, 
en avril 1975. Il est célibataire : c'est peut être I 'une des principales 
raisons qu i  lui ont fait abandonner son projet d'acheter la ferme. 

Sylvain étudie prisentement ail Collège d'enseignement général 
et professionnel de Rouyn-Noranda. 11 s'est enrôle dans 1'Artnée 
canadienne, il y a un an. Il  a de grandes ambirions. 

Chantal veut devenir cuisinière et poursuit des études a cet effet ; 
elle a déjà obtenu un emploi dans ce domaine. pendant quelques 
semaines au cours de ses vacances d'été. 

Cécile poursuivra probablen~ent ses études au-delà du secon- 
daire ; elle est très ambitieuse en ce domaine, elle a le souci du travail 
bien fait et elle y réussir très bien d'ailleurs. 

Bernard en est maintenant à sa troisièn~e année de cours secon- 
daire. TI n'a pas fait de  choix définitif qiiant à sa carrière. à moiris 
que ce ne soit le hockey ! 

Agathe en est h sa première année de cours secondaire ; elle n'a 
pas non plus fait de choix précis mais. à cause de son amour pour 
les voyages, je  la verrais bien hcitesse de l 'air! 
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Le lecteur vient peut-être de faire connaissance avec une famille 
nouvelle, mais moi, je ne peux faire une revue comme celle-là sans 
penser à toutes les ambitions de  chacun en particulier, et me rappeler 
les événements qui ont influencé chacun dans la voie de ses réalisa- 
tions présentes et futures. Ainsi, je ne puis m'empêcher de penser 
aux paroles de Félix Leclerc, tors du tournage du film : u Plusieurs 
de  vos enfants habiteront à l'étranger, ils viendront vous visiter en 
avion, peut-être même avec leur propre avion. w Ces paroles datent 
déjà de  plusieurs années, alors que l 'éminent chanteur québécois hai t  
venu [oumer le film * Les Brûlés ». Bien que ces paroles ne soient 
que pure coïncidence. elles sont pourtant devenues de véritables réali- 
tés. En effet, notre fille aînée est mariée à un Français et habite la 
France et notre fils aîné, l u i ,  est aviateur ; i l  est venu nous visiter, 
l'hiver dernier, dans un avion appartenant h la base où i l  travaille et 
il est venu se poser pres des bâtiments d e  ferme. Ce qui est formida- 
ble. cc n'est peut-être pas les Cvénements que je viens de citer, mais 
plutôt la coïncidence des paroles de Félix Leclerc, que nous pensions 
paraboliques ou imagées. L'avenir a ainsi s e s  secrets insondables. 

Je ne peux pas non  plus faire cette revue sans penser qu'avec une 
famille aussi nombreuse ce n'aurait pas éti un luxe de pouvoir garder 
au moins un  enfant sur la terre, cette terre que nous avions préparée 
pour l'un d'eux. J'en avais pourtant la noble ambition mais entre les 
désirs les plus ardents et les plus sincères et leurs r é a l i s a i i w l  y a 
une marge, parfois si large que nous croyons avoir perdu la ligne ! 
Le détachement avec lequel j'ai assisté à cet événement devrait suffire 
pour éviter tout sentiment de culpabiliié et i l  est inutile de [ne deman- 
der si j'ai du regret pour tous les efforts fournis. Non. Le seul regret 
que je puisse avoir, c'esr de  ne pas pouvoir servir la profession plus 
longtemps. 

Rien n'arrive sans la VOLONTÉ de I ~ Ê T R E  SUPRÊME. Dés 
lors, je suis assuré qu'il e n  est ainsi pour le mieux mais rien n'empê- 
che que j 'y  avais rêvé. Un écrii en témoigne ; il date de l'Éducation 
permanente, de  197 1 plus précisiment. C'est un article de journal de 
classe, intitulé Histoire vraie, dont voici la reproduction. L'arbre 
dont i l  est question dans ce récit est une des figures que j'ernployais 
souvent. L'arbre, dans les différentes phases de sa vie, symbolise 
l'homme trks bien, pour moi. Éiant rural, profondétnent rural, ma 
vie es[ demeurée attachée à ces &ires de la nature, parmi lesquels j'ai 
vécu avec amour ! 
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Histoire vraie 

Par la fenêtre. i l  observait. .. Dehors, c'était le début d'un orage. Le 
vent soufflait dans les arbres et les arbres oscillaient fortement. 
A rravers u n e  clairière. i l  entrevoyait uii coteau presque entièrement 
dénudé par les venis passés. II n ' y  restait que quelques arbres ; le 
sol érajt trop rocailleux et trop exposé aux vents. 
L e  vent auginenta. LRs arbres penchaient, pliaient jusqu'au sol et un 
aurait dit, à certains moments, qu'ils s'appiiyaient les uns sur les 
autres pour se prêter main-forle. Soudain. le vent redoubla de vio- 
lence. On aurait dir une  vraie débandade. les arbres allaient en tous 
sens : les petits, aidani les grands dans leurs efforts. faisaient enten- 
dre des géniissements de partoiit. Aux endroits où la foret ttait moins 
dense, quelques grands tomhaient et entraînaicni les plus petits dans 
leur chute. LR coteau. dans cette fureur déchaînée, semblait complè- 
rement nu .  Puis, vint l'accalmie à laquelle succéda une tranquilité 
presque étonnante. 
La paix revenue, les dégâis éiaient iiiaintenani visibles. Pour que rien 
ne se perde. les gros arbres seraient sciés pour la constructiori. les 
plus petits deviendraien1 des poteaux de  clôture.. . Ainsi, on se sou- 
viendrair longtemps d'eux. parce qu'on les verrait employés. Le 
coieau apparaissaii maintenant dénudé. Deux arbres seulement y res- 
i.aieni : brisés par l'épreuve. ils avaient pourlant pu résister. 
Notre observateur. en voyant ce qui venait de sc produire. est soni 
et, conime dans un seul geste, a pris une pelle et est mont6 au coteau. 
Avec des précautions hicn ordinaires, notre horrime a arraché les 
deux arbres et les a iransportés près de sa demeure pour les transplan- 
ter. S'il s'est donné roiit ce mal, ce n'était certes pas pour leur beauté, 
mais parce qu'il y avait en eux une possibilité d'eniraide avec leurs 
semblables pour assurer la survie. 
Revenu h sa deiiieure. noire homnie traça sur  un papier ce raisonne- 
meni qui senible maihématique : . Si ces créaiures si dépourvues dc 
volonté et de mouvement. peuveni s'entraider dans celte mesure. 
combien plus encore le sont capable.. les hotrirnes doués de toutes les 
facultés. PLUS il y aura d'entraide. MOINS les idéologies malsaines 
auront d'emprise sur les Iiomrnes. Je n'ai jamais connu le résultat 
de cette équation. rnais je sais qu'il m'a raconté souvent ce1 exploit. 
ni'expliquani que la participation permeitrait à des socidtés. à des 
peuples de survivre. JI ri'oublinit pas non plus de ine parler d e  ses 
deux arbres transplantEs qui resplendissaicni de viialité. Des tiges 
nouvelles rivaienr poiissé autour d'eux et donnaient. elles aussi. leur 
plein rendenieni. 
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Mon histoire peut bien vous paraitre idéaliste, d'ail leurs le contraire 
me surprendrait. Mais avons-nous jamais songé à la transfor~nation 
q u i  se produirait sous l'effet d 'une  participation volontaire, en asso- 
cialion professionnelle ou autre. On ne se reconnaîtrai[ pliis. ce serait 
presque aussi bien que notre classe ! 

~ ' É n i i ~ r é  

Ce récit idéaliste relate évidemment l'histoire d'une famille agri- 
cole transplant& dans un  autre coin de terre où elle pourra s'épanouir 
en se protégeant des grandes tempêtes de la vie. En même temps, elle 
prêtera main-forte à la grande famille de  « l'agriculture 0 qui devrait 
prendre pour acquis le bien-fondé d'une pairicipation plus intense aux 
mouvements sociaux et économiques dans un  patelin. 

Les jeunes pousses q u i  ont surgi tout autour prèteront leur con- 
cours pendant un certain temps mais ne resteront pas attachées pour 
toujours 4 comme dans l'hjsioire n.. . Elles poursuivront chacune leur 
propre but. 

Quoi qu'il en soit, nous avons été heureux de vivre,  pendant des 
années, dans cette paroisse agricole, ou les liens de  communication 
entre les citoyens sont en grande parrie les mêmes que les liens de 
parenté ou encore des traditions q u i  seniblent dater des origines de 
La paroisse. La population y a toujours vécu en grande partie de l'agri- 
culture, dont les techniques s'a~nélioreront d'année en année. Elle 
n'est pas soumise à des pressions venant de l'extérieur de la profes- 
sion. Les traditions paroissiales y sont forrement établies. alors les 
contestations organisées par les sociétés prennent ordinairement de 
l'ampleur trés lentement. Également, I'évotution des sociétés en place 
et la fondation de nouvelles n'intéressent pas toujours les citoyens. 

Les gens de Palmarolle ont une assez bonne réputation dans le 
domaine des sports, balle et hockey, ils ont même eu l'occasion de  
fournir au moins un joueur à la Ligue nationale de hockey. 

Ceite paroisse, bien qu'elle ne favorise pas tellement l'explosion 
des sociétés, accepte quand même de  coopérer avec celles qui I'entou- 
rent pour établir des services communs. 

Palrnarolle est une paroisse où l'on peut dire que l'agriculture, 
au plan économique, se porte bien et où la majorité des participanrs 
progressent rapidement. Pour cela, ils ont bénéficié d'un sol qui 
répond bien aux engrais  nature!^ et chimiques. facteur important, très 
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& impr~rtant même, pour les productions végétales et, 6tant donné que 
le volume de production est assez élevé, il est plus facile d'y organiser 
des services agricoles. 

Aujourd'hui, les entreprises de Guyenne et de Palmarolle ne sont 
plus pour nous, elles sont devenues des souvenirs. Peut-on effacer 
ainsi, d'un seul coup de volonté, toutes les péripéties, les réussites, 
les déplacements, les échecs, les consolations, les succes ? Est-il pos- 
sible qu'il n'en soit pas resté au moins quelques particules, collées 
h nos êtres? N e  pourrait-on pas dire de ces souvenirs comme de 
l'amour : 4 Plus ils se consument, plus ils demeurent >>? C'esr pour 
cette raison que je me dois de communiquer ces expériences, ne Fut-ce 
que pour permettre à d'autres d 'y  penser vraiment. Nombre de pro- 
blénies naissent aujourd'hui du fait que rien ne nous porte à la 
réflexion et que tout nous porte plutôt à considerer le salaire. 

Aprés ce que je viens de dire, il est facile de comprendre que 
nous ne pouvions pas nous résigner à aller demeurer au coeur d'une 
ville, méme la plus petite qui soir ! 

C'est pour cela que nous avons opté pour une demeure dont l'ac- 
cès serait facile en tout temps de I'annee. pour nous permettre de 
vaquer aux travaux qui nous permettent d'apporter le pain quotidien, 
et pour un endroit qui refléterait mute cette vie rurale que nous avons 
si bien connue et tant aimée. Enfin, je dois dire que notre maison est 
blottie sous les arbres, dans un petit coin de forêt, tout près de 
LaSarre, site que nous avons choisi après beaucoup de  réflexion. 

Mais alors, avons-nous dit après avoir fair notre choix, nous 
n'aurons plus la montagne OU nous aimions tous aller nous reposer ! 
Elle était si près de nous. Et la savane, où nous allions puiser le bois 
nécessaire pour la ferme, et la grande forêt de trembles et de pins 
gris, traversée par le petit chetnin de ferme. qui nous conduisait à 
la rivière fom~ant la limite de notre proprieté ! Tout ce parcours pre- 
nait une allure presque enchanteresse. Nous empruntions ce chemin, 
ce sentier. en voiture à tracteur ou à pied, et nous rrouvions toujours 
quelque chose de nouveau à admirer chaque fois. Et la petire rivière, 
à l'aspect quasi sauvage, coulant lentement entre ses rives de vase, 
à travers la foret ! Elle n'offrait pas à l'oeil une beauté très frappante 
mais elle avait son cachet, elle apparaissait si subitement au bout du 
chemin, qu'on avait l'impression de la découvrir à chaque fois ! Lors- 
que la crue Etait abondante. on enleridail, non loin de là, le murmure 
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d'une petite cascade. Bref, je puis [out de même dire qu'elle a servi 
d'inspiration à mon épouse, pour ce petit poème qu'elle kcrivait : 

La Belle Pleureuse 

Si vous venez chez moi. je vous amènerez voir rna rivière. Sise à 
l'extrémité de noire propriété, on peut s'y rendre par le chemin de 
ferme qui est carrossable jusqu'à un demi-mille de ma rivière. Elle 
est entourée de beaux liouleeux et de  irembles, de cyprès. de peu- 
pliers et d'épinettes ainsi que de nombreuses hcrbes sauvages. Ces 
arbres embellissent le paysage. Un rocher la surplombe et j 'aime bicn 
aller m'y installer pour lire et réver ou observer nia rivière. 
Le ruisseau qui gazouille joyeusement va. dans sa course. se jeter 
dans ma bel le pleureuse. 
Parfois. son eau est si calme que rien ne vient rroubler son silence. 
puis tout à coup, le vent s'élkve, ballotrani ses eaux. et alors rna 
riviére pleure. puis redevient calme, et le cicl d'un bleu d'azur se 
niire dans ses eaux. 
Lorsque ma riviére chante et gazouille. je chante avec elle. Quand 
elle est calme, j c  médite sur les beautés de la vie. Mais iorsqu'elle 
pleure et se révolte. je rne révolte avec elle. Lorsque le ciel redevient 
bleu et que nia rivière se calme, alors ma joie est sans limiies. 

Aquillon 
Si nous gardons un très bon souvenir de notre séjour à Palrna- 

rolle, il faut dire que nous ne sommes pas les seuls à en avoir 
bénéficié. 

Même si sept ans ce n'est pas trCs long dans l'histoire d'une 
paroisse, il n 'en reste pas moins que c'est dans ce laps de temps qu'a 
eu lieu la foiidation d'une société fort utile dans cette localité où le 
nombre des retraités est assez iniporrant comparativement au nombre 
d'habitants. Tl s'agit du Club du Bon Temps de Palinarolle *, dont 
mon épouse a conçu le projet et qu'elle a mené à bien. Cette réalisa- 
tion a exigé d'elle passablement de ténacité car I'implatitation d'une 
nouvelle société est assez difficile dans cette localité, je l'ai déjë. dit. 
Les personnes âgées. q u i  étaient les principales intéressées par ce 
mouvement, avaient des craintes et ne croyaient pas qu'il soit utile 
que leurs loisirs soient organisés à l'intérieur d 'une communauté 
paroissiale. Ce même groupe béndficia l'année suivante, grice à la 
iliême itisrigarrice, d'un voyage à Toronto dont les frais de deplace- 
ment ont été acquittés dans le cadre du programme * Nouveaux 
Horizons n. 

Les bénéficiaires de cet organisme nous ont souvent redit leur 
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bonheur de se retrouver ainsi groupes dans une mime organisation 
paroissiale. 

Vers la même époque, Jules, notre fils aîné, revenu de ses études 
universitaires, faisait connaître le parachutisme à ses frères puis à un 
public plus étendu. Tous ensemble ils procédèretit a la fondation d'uii 
club de parachutisnie, puis, avec de nouvelles recrues, le groupe s'af- 
filia à la Fédération provinciale de parachutisme. Notre fils a eu le 
bonheur, 5 quelques reprises, de faire monter lui-tnême les parachu- 
tistes à bord d ' u n  avion d e  l'akroport où il travaille er de voir sauter 
trois de ses frères et un grand nombre d'adeptes de  ce sport. 

Le fait de  nous jrnplancer dans le domaine agricole, dans une 
entreprise d'envergure, et les gestes que nous avons posés lorsque 
nous avons itntnigré dans ce centre agricole nous a valu aussi de faite 
la rencontre de gens q u i  étudiaient, à l'échelle universelle tnèrne, le 
comporten-ienz des populations 5 travers diverses professions. C'éraic 
des géographes qui, lors de leurs divers congrès, soit provinciaux, 
nationaux ou internationaux, sont venus nous rendre visite. Après une 
randonnée que nous leur faisions faire à travers les champs de la 
feri-lie, et parfois rnème jusqu'à la rivière, ils s'arrêlaienr à la maison 
pour prendre un goûter au pain de <* ménage et au lait de vachc 
<< naturel ». Ils nous quirtaient ensuite, après nous avoir serré la main 
et de nous avoir dit leur bonheur d'avoir pu goûter, pendanr quelques 
instants. l a  vraie vie de campagne. 

Nous avons gardé en registre les signatures de plusieurs d'entre 
eux. Elles sont le souvenir d'une vie sociale qui n'a pas été sans lacu- 
nes mais qui a vraiment débordé les limites restreintes imposées ordi- 
nairement aux ruraux. 

Nous sommes maintenant en septembre 1975 et j'occupe les 
fonctions de veilleur de nuit au Foyer de l'Âge d'Or de  LaSarre. Ce 
r ravail, tneme s'il n'est pas rémunérateur et qu'il a aussi le désavan- 
tage de  devoir toujours être exécuté en pleine nuit, a quand nieme 
pour moi un certain avantage qui me le fait apprécier grandement : 
i l  me permet d'écrire tous les jours. Je me rends donc tous les jours 
à mon travail en apportant ma dactylo, * fidèle compagne des der- 
nieres années, à laquelle j'ai souvent confié le soin de traduire les 
sentiments les plus profonds ressentis a travers les expériences vécues 
avec toute rna fariiille, dans une vie rurale, mais heureuse malgré tout. 

Lcs rravaiix de  réfection de la maison familiale vont bon train. 
chacun y va de ses efforts pour que l'extérieur soit terininé avant les 
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grands froids. On vcur conserver le plus possible à la maison, ei à 
son environnement, son cachet naturel et rural. 

Nichée sous les grands arbres, nous avons déjà convenu de son 
nom : <( Ma maison sous les arbres », que mon épouse trouve parfait. 

Tout est là pour nous aider à la conservation du milieu naturel. 
Le lever du jour se fait avec le chant des oiseaux dans les arbres ; 
le midi, c'est le soleil qui plonge 5 travers les cimes qu i  sont maiote- 
nant jaunies quelque peu et q u i  se dépouillent lentement, à cause des 
gelées d'automne, et le soir, ce sont les écureuils qui viennent nous 
saluer tout en venant chercher leur pitance. 

Dans ce décor, l'automne. saison des moissons, époque q u i  met 
un terme à ia végktation annuelle, à la production, est aussi l'époque 
idéale pour mettre un point final à ce récit, afin que les lecteurs puis- 
sent à leur tour s'arreter aux réflexions qu'a pu faire naîrre en leur 
esprit, la lecture de ce document quand même assez bref. 

Ma mission tire h sa f i n ,  c'est maintenant la  vbtre q u i  conimence, 
chers lecteurs ! Je vous laisse donc en souhaitant qu'elle soit grande 
et féconde et, au moment de vous quitter, je vous livre ces quelques 
notes nostalgiques, que j'écrivais en septembre 1971 et qui conser- 
vent encore pour moi route leur réalité. en septembre 1975. 

Macamic, le lundi. le 13 septembre 197 1 (Sanatorium) 

tueur d'espoir 

Aujourd'hui. le temps est sombre, le soleil a paru très peu, i l  ne fait 
pas froid ; tout, dans l'atmosphère, nous fait ressentir t'événement 
q u i  approche. 
Les grandes herbes sont jaunies par la gelée, il  n'y a plus que les 
fleurs sauvages les plus rustiques ou bien celles qui sont protégées. 
q u i  demeureni. 
Dans les bois, de  nombreuses feuilles jonchent le sol et leurs couleurs 
jaunies couvrent le manque de verdure qu ' i l  y a maintenant par terre. 
t e s  fruits du cèdre annoncent. par leur couleur. qu'ils sont mûrs et, 
de temps en temps, une feuille de tremble ou d'autre feuillu 
s'échappe. descend en pirouettant, nous effleure parfois la figure et 
rejoint les autres à nos pieds. 
J'aime beaucoup I'éré, i l  demeure si peu longtemps avec nous, dans 
notre région, mais l'automne, l u i ,  fait vibrer tout mon être comme 
pas une autre saison ! C'est l'occasion de revoir par la penske. par 
le souvenir, les choses du passé le plus lointain d'une façon presque 
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aussi claire el précise que les choses réccnres ... 
On dirait que le passé et le présent s'entremelent pour me faire devi- 
ner l'avenir niais c'est peine perdue. celui-ci deiiieure en grande par- 
tie inconnu. insondable. Une seule chose est certaine : l'automne, 
par la nosralgie qu'il m'apporte. niarque une étape dans ma vie. Une 
autre fois, les semences et les récolres se sont succédé et i l  en est 
de même pour Ic dipuri des animaux vers les pâturages et leur rentrée 
procliaine et. celte année, ces petits faits sont plus saillants que par 
le passé.. . J 'ai  été plus faible physiquement que jamais. mais j'ai été 
comblé par l'amour des miens. Voili de quoi rendre grâce a l 'AU-  
TEUR de tout bien et dire merci à tous mes proches. 

Lueur d'espoir ? 
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