


1 
Sur les bords de Iü rivière ChairdiSre 
Sont venus s'insluller 
Pour y défricher Iri ierre 
Une  diiiiiiie de pionniers 
Quelques-uns oni niême dû s'exiler 
Dans les chaiitieril sont allé!, 
D'aulres sont res16.s pour les Iilbours 
Ils faisaient ioui  avec amour 

Re fruili 
Il esr si b e ~ i ~ l  I H O ~ I  V ~ I I L I S C  
Doiniiinnr In i~rrlfke 
II  resrern eri ho /n / ,~c i~e  
A rorls ilos birti-ni/rr(;s 
Et gloire c i  loi~s 110s cliers oiicc'~t-i!~ 
Qui ON rrc~cé !CI voir 
POLI r c & l P b ~ - c ,  c~rri. ~rriiideJGfrj 
De J l O < S  /)(l.\ dilll.? i~~1.113 /l(l.Y. 

2 
Sur le3 bords de Iii rivikie ChnudiSre 
Les année5 ont passé 
Et lentemerir ori corisiriiisil 
Église, écoles et iridusirieii 
N'oublionh pas 1 '  itidusirie prerni&re 
Qite sont no3 fcrriles Iiiitières 
Où toute 1ii niai.coriiide 
Preriait plaisir à tri~vailler 

3 
Sur les bord3 dc Iii rivikre Cliiiuditirr: 
S'est tiss6e iioire histoire 
Noiis tneniint ;tu cenieri;iire 
Que nous gnrtleroiis e i i  iiiénioiri: 
Adiiiiroiis ioui ce beau piiyaage 
Laisse en hérir;igc 
Ah !  Coinirie il filil boii y vivre 
Avec toiis nos souvenirs 
Dernier refrain 
Comriie i l  est bziiu nion villi ipe 
Doriiinant 13 vallée 
II restera en hoiiiiiiagc 
À tous nos b ien-e imh 
Et dans I'iiriioiir tous oiit grondi 
Depuis ceni ans passBs 
Nous disons un t rSs griiiid incrci 
Aux gens de Si-Ludgrr 

Pfiroliers: Ali l le cf f r i i r f o  hi tno t i f i i g i i c~ .  Li.w R/(ii,r 
A ~ ~ ( I I I ~ C / T I L , I ~ ~ , S  ~ ? t i l < \  ;CLI!I.Y: Virk-y G ~ I ~ I ~ O I I  



ORNEMENTS EXTERIEURS: 
L'écu est soutenu par deux rinceaux de feuilles 

d'érahleentourés par unlistel d 'or  chargé de la deviseen 
lettres d'azur. 

E XPLZCA TIONS: 
Division en trois panies veriicales égales qui note la  

division originale du territoire de la paroisse de SAINT- 
LUDGER en trois cantons. 

Au un de gueule" Première parie verticale de couleur 
rouge. 

A LA CROSSE D'OR" Une crosse d'é\lCque qui 
représente ST-LUDGER le pairon de Ji1 p;iroi.ise. 

AU CHEF' Dans la parrie supérieure. 
Et à i'etoiie de la  même couleur que l'objet ci16 

précédemment, JAUNE. 
A U  FLANC" Placée au centre de Ia partie gauche. 
Au 2 d'argent" L a  parrie médiane de cou leur bliin- 

clle. 
À LA FLEUR DE LIS D'AZUR" Une tleur de l i s  

bleiie signifiant l'origine canadienne française de la 
majorité de la population. 

A U  CHEF' Placée au haut de iü yarrie iriédinne. 
Une roue dentée de sahle Si Iü pointe" Une roue 

d'engrenage noire, placke en bas de la partie soulignaiit 
l'apport des industries dans le développement de la 
paroisse ioiit au long de son histoire. 

AU 3 DE SINOPLE" La partie à droite de couleur 
vzne. 

A L'ÉTOILE D'OR AU FLANC" À uneétoile jaune 
pl;icée au centre de la partie. 

Et 3 la gerbe, de mEnie liée de sable 5 l a  poinie; de blé 
jaune attachée de noir placée en bas de la  partie qui 
représeiiie 1' itiiportance appricirible de l'industrie agri- 
cole et ses composantes sur le territoire d'hier et 
d'riujourd'hui. 

ET d'une barre ondée d'azur brochante" 
L'ondiililiion decettediagoiiale représente la Rivière 

Ch;iiidièrt: qui divise et unit le terriroire de ST-LUDGER. 
CliiirgGe d'urie étoile d'or" Uneétoile jauneest mise 

en plein centre de In rivière (bande ondée) ces troisétoiles 
placees sur une ligne horizontale représentent les trois 
divisions administratives (municipalitis) qui se svnt 
fondies sur le territoire. 

Les souriens de I'Gcu, les rinceailx de feuilles d'éra- 
ble, repriseritent le paysage et la base d'une industrie 
deliuib toiijoiirs I'exploirarion forestikre. 
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Cliers Paroissiens et P;iroissieiiiies de Siiiiii-Ludgcr. 

Vouscélébrez dans une vive aciioii dc pr iccs,  Ii: ccntc tiaire de vot rc paroisse. Dc 
tout coeur, je  partage vos seririmznts de joie et de fierié bien légiiinies. 

Dans I'intiinité de vos faniilles et daiis les festiviiks de vos divers rassemble- 
ments, vous évoquez uii pas56 qiii vous hoilore et qtii voiis appel le de 1';ivant. 

Au coeur de vos fêtes puissiez-vous riccueillir, ioujours plus profondéinent, 
I'arnour du Seigneur qiii a miirqi i i  voire hixioire! Qu'iine exl)kr;iiice nouvelle fasse 
naître en vous des énergie5 neiivex ei rende voire foi roujours plus rayonriante! 

A vous, jeunes de Siiirii-Liidger, je  soukiiiit: de ~io i in i i ivre l'oeuvre de ceux qui 
voi is ont prtcédks en y apportant Iii ricliezsz de \;ot re iiitel ligence et I 'originalité de 
vos dons. Urie nouvelle étape s'iiiaugure ct c'csi avec vous que vorre paroisse va 
grandir. 

A tous et i toutes, voeux sinckres d'heureux anniversaire! Que le Seigneur 
conible de bénédictioris ilos faiiiilles, I;I ~o i~ i inu i i i iu té  chrct ienne et toute la popula- 
tion de Saint-Ludger! 

f Maurice Cou titre, S. Y.  

Archcvéque de Québec 



Chers Paroissiens, 

Fêter le Centenaire de I;i pitroisse, c'est se donner lin teinps d'arrSt pour porter 
un regard sur notre pas+, pour y découvrir 1'iiispir:ition pour le prisent et  se relancer 
pour bâtir l'avenir. 

Le Livre du Centenaire que iious allons piircoiirir noiis a umenCs tous et cliacun 
i jeter un regard sur l a  vie des pionniers de Iii piiroiSse. Nous rivans admir& leur idkal, 
leur ténacité et leur courage pour b;îtir un pays neuf. Au plaii de la foi. rious avons 
découvert beaucoup de corifiaiice en la Providence, uiie espirance sans borne en 
I 'avenir. Nous leur sornmesdonc grendcmcnt redevables pour I'esprii qui caractérise 
notre paroisse. 

"Nos pas dans leurs pas" proclrime le slogan du Cenienriire. Foris de l'exemple 
ei de l'inspiration de ilos ancêtres, nous devons coiirinuer daris la inêrne direction, 
inspirés par les riiêliies id6aux et les rriîi iiics valeurs. De iioiiveaux défis s'offrent à 
nous en cette fin de vingiième siècle: le nionde devienr uii graiid village. Chaque 
peuple, cliaque cornn2unauti: doit donc puiser dans soli héritage propre pour apporter 
quelque chose de spZcifiqtiz ct d'origiriiil, soiis peiiie de dispiiriiître. Quant B nous, 
nous saurons bien relever ce défi ! 

Je vous souhaite 3 toiis, cliers p;irois.;ieiis, de vivre pleirieiiient ce temps fort de 
noire vie paroissiale: i l  sera le treniplin pour hütir le prisent et I'avenirclnns l a  lignée 
de nos ancêires. 

J- Jacq~ies Ferlat~d, prre-c~rrr' 
Suint- L ~ ~ d g e r  



MESSACE DU PREMIER MINISI'RE DU CANADA 

Je suis heureux de transmettre mes saluiations les 
plus cordiales A tous les résidents de Saint-Ludger de 
Beauce A l'occasion des célébritions soulignant le  100e 
anniversaire de Fondation de leur paroisse. 

Ces fêtes vous permettent de commémorer le souvenir 
de tousces hon~meset de toutescesfemmesqui ont choisi 
Saint-Ludger de Beauce pour s'y établir et y constituer 
une comniunüui6 dynamique et prospère. Chacun A votre 
mariière. vous avez su mettre en valeur le patrimoineque 
vos courageux predécesseurs vous ont legué. En réaf- 
firniüni voire appartenance à Saint-Ludger de Beauce et 
vot re foi en son avenir, vous contribuez ù préserver et à 
enrichir le cardctèrz unique de votre localité, tout en 
p;irticipaiit B I'édi f icat ion d'un p:iy s harmonieux et fort 
oh il fait bon vivre. 

Au  nom du gouvernemcnt du Canada, je  vous rends 
hon~mage pour votre esprit civique et vous offre mes 
i-tieilleurs voeux de bonieur et de prospériré. 

Brir~lt Mulroney 

MESSAGE DU DÉPUI'E FÉDERAI, DE HEAUCE-SUD 

Cher(e)s A nii(e)s, 

Votre püroiaie célébre cette année son ceniieme 
ailniverhaire. L'év6iienien t rn6rite qu'on le souligne. 

II m'est agréiible de m'associer il vous tous et toutes 
pour rappeler les Ctapes d'une entreprise hardie qui a 
doiinS naissance à votre conimunaut6. Chacune d'entre 
elle\ porte 1ü mxque du courage des pionniers qui n'ont 
pn+ criiint I'eTfori et ont donné le meilleur d'eux-mêmes 
pour que ce nouveau milieu de vie s'épanouisse et 
procure aux gérierations qui ont suivi des raisons de 
croire B l'avenir. 

Voï réjouiaiances offriront h toul les citoyens(ne)s 
de Sziint-Ludger, I'occa>ion de célébrer, de se remémorer 
I'hiatoire unique de votre localiik. 

Mes honiniages au conii ié organ isareur et mes 
meilleurs souliaits de bon heur et de prospéri té pour 
l'avenir rl tous les r&sident(e)s de Saint-Ludger. 

Cilles Bernier 
Dépuré férlérnl de Beairce 



MESSAGE DU PREMIER MINISTRE DU Q U ~ R E C  

À la population de Saint-Ludger, 

Depuis cent ans maintenant, Saint-Ludger s'épa- 
nouit et rayonne sur le plan régional, grâce à la 
perskvtrrance de ses citoyens et de ses ciioyennes et à 
l'aitachement qu'ils montrent pour leur coin de pays. La  

Y d '  profonde déterminaiion h riussir qui tes caraciérise, 
i i inoigne de 1;i viialitédii peuplequébécois. Aujourd'hui, 
leur efforts s'ajoutent à notre entreprtse collective 
d'édification du Québec. 

A u  riom dc toi15 les Qiiébécois et Québkoises, je  
desire parrager avec vous, ce momenl de fierté Iégi t ime 
et vous edreh~er mes voeux de prospérité et de succès. 

Robe,-, Boitrassa 

Bonjour chers(es) ainis(es) de Saint-Ludger 

Je suis Iieureux de ni'associer à vous, en ccr te année 
de centeniiirc, polir rendre hominage A ces pionniers qui, 
par leur foi, leur couraoeet leur tenacitéont fait de Saint- 

? 
Ludger une  municipaIit6 pleine d'espoir. 

En espérant que la pu hliciit ion de ce volurne concré- 
tise la réalisation d'un vieux rêve: faireconnaltreet aimer 
par chacun le coin de ierre qui l'a vu naîrre. 

Je suis fier de vous offrir rries voeux de prospérité et 
de succès pour les années à venir. 

Bon centeri;iire 5 toutes er à tous! 

Robert Dcitil 
Dkptité de Beauce-Sud 



L'an 1992 est une aiinCe niémorable pour St-Liidger qui célèbre son 
centenaire. Voila donc l'occasion rêvée pour les enfants de la paroisse de faire 

Yves Currier 

.- - - , 

.- - 
1.: .. 

"La vie des graiiris Iioirinies t ~ o ~ r s  t-rt/~pelle ii /vus 
Qr~e riorrs purivoirs ret~dre tiutrc vie snliliine 
El, el1 pcii'roii /, luissei dcrriPrr iiour 
Nos eriipreii ircs s i t r  11, scihlc riil teililir.'" 

le point sur leur histoire, leurs souvenirs ... 

Les archives paroissiales, municipales et scolaires nousdonnent I'opportu- 
nité dedécouvrir les i~ilcri is, l a  foi et le courage de rousces valeureuxdkfricheurs 
qui, avec peu. ont fair beaucoup. I I  est bon de noter que: 

Nous rendons honim;igi: ù tous ces v:iill;lnrs pionnierset pionnieres e i  nous 
foriiiulons le voeu que leurssacrificesei leiirlabeursoient un stimulant pour les 
géii8rat ions pribentes er fut urcs. 

Je riie considère privi l igie d'kt re In ?I ce tournalit; j e  suis égalenieni honoré 
de faire püriie de cc groupe qtii n'a riikriiigé ni temps rii efforts pour faire des 
festivités un succes. 

Nous vous invitons cordiiilernerit, voisins, parents, arnis et anciens, à 
pririiciper aux célibrtit ioiis al111 de vous rerii6morer les grandes étapes qui ont 
marqué la vie de notre pnroisac. Nous espirons que nos fEtcs vous feront passer 
des niomenis iigr6;ibles dans 1i i  joie et la fr:iterniié. 

Noiis vous souhai toiil; la bieiivenue er un heureux séjour parmi nous. 

Yves Curricr 

* y  'I 
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nibisne GiguGre Bernardin Gagnun Bruno I ic l l c~ ; i r t l c  Rriytniind h'lcrrirr fvlurç-Andri. PouIin 

1 O 



Au norn de vos dirigeants iiiuriicipaux, i I rious est iigriable de vous tranhmeltre 

ce message, h I'occasioii du centenaire de notre p;iroibse. 

L a  coinriiunauté qus nous formons est un précieux Iikritage l igué par des 

Iioniriies et des femn~es qui oni faii preuve d'un grand courage; ces vaillants 

défricheursitaient aniinLsd'iin amoiirdu trav;iil et d'un espriide loi exiraordinaires. 

En célklirant le centenaire, les ge~is de la paroisse sont fiers de leur reridre hoinmage. 

Nous tenoris à reniercier tau$ Irs bénévole5 qui, de pr is  ou de loin, orit collaboré 

à I'orgariisation et au succès des fCtes du cei1ien;iire. Ces conciioyens ei concitoyen- 

nes dknioni i-ent, par leur action, à quel point les geiis de chez fioiir piiriicipent à la vie 

de la communauik. I l s  sont, pour ilos jeunes, un exziiiple de trnvailleurs ei iravailleu- 

ses dynamiques, audacieux(ses) et tenaces face ai ix  défis à relever. 

A tous ceux et cellcs qui pariicipeni à noh fez[iviiés, nouh souhaiions des 

retrouvailles des plus fraterrielles! Nous espirons que vous passerez, chez rious, des 

moments agréables! 

Maires 



Les citoyens, ciioyennes de St-Ludger von1 vivre des heures inoubliables lors 
des festivités marquant le 1 ûûe anniversaire de l a  paroisse. 

Ils vont feuilleter avec fieri6 et émotion les pages de l 'album historique de leur 
patelin. I ls verront un défi16 impressionnant dt: fe i i~mrs et d'liommes qui ont biii ce 
coin de pays. Quel merveilleux h&ri t ~ g e  de travail et de géiidrosit& que ces pionniers 
ont laissé. Aujourd'hui, j'aimerais leur retidre un honiiiinge de reconnaissance et 
d'admiration. Cet héritage des aînEs, pétri de valeurs hum;iines et év;ingéliques, nous 
nous devons de le conserver, de I'eriricliir et de le transmettre ii nos descendants. 
Puisse ce retour à nos racines, rriffeimiir nos liens de friiternii6, de partage et 
d'entraide et consolider notre esprit d'apparrenance à. une communauté riche de 
promesses d'avenir. 

Bienvenue aux nouveaux arrivants qui vicnnenr grossir les rangs de St-Ludger, 
qui apporteni un souffle nouveau er qui assurent une relkve nicessaire. 

Comme Grand Clievalier du Conseil 9738 des Chevaliers de Co lon~b de St- 
Ludger, j'espère que tous et cliacun célèbreront diiris I'unitk. l a  friternité, !a charité 
et dansle patriotisme, le 1 O& anniversaire de fondation de lacoriiiiiunauté paroissiale 
de St-Ludger. 

Je souhaite le meilleur succks aux cérénionies qii i m;irqueront cet événement. 

Fraternel lement. 

Cotleric Pcrrcell, 
Crni?cl Chevalier 



CENTENAIRE 
DE ST-LUDGER 

DE BEAUCE 

Slogan: NOS pas dans leurs pas! 
C'est h Marie-Paule Roy qu'on doit ce t hèine. I I  signitie que nous vouluns 

perpétuer pour nous et les génirations futures, les valeurs que nous ont laissées nos 
ancêtres. Les valeurs de foi, les valeurs familiales, les valeurs du travai 1, ainsi qiie 
celles du partage. 

Logo 

Quant au logo qu'on verra on~niprCsent tout au long des fest iv i  tks, i 1 3 Ci6 conçu 
par Marcel Gigiière. 

Au sommet, un clocher qui représente I'iiiiportrince de l'Église dans la vie 
paroissiale et la progression qu'ont conniie les trois muriicipnlirés qui forment 
l'agglomération de Sr-Ludger. 

Les traces de pas au centre de la  vignette triiduiseiit la réunion des forces qui ont 
fait grandir la localité. 

Alors qu'au bas on ne pouvait manquerde tracer Iü riviSre Cliaudiére qui traverse 
l e  village et qui fui  un point de départ privilégié du déveleoppement 6conomique et 
urbain de la paroisse. 



En ordre, dc gauche à droite: Elinne I,acroix, Wlaric-Paulc Roy,  'I'hErlsc Ill;iis, Drliriu~ à 1:irrièi.e: En haut: Marirtie Fluet 
Cécilc Fluet Kn h m :  Française Cliçhe 

En 1990, les paroissieris de St-Ludger se doteri t d ' i i i i  
Comité organisateur des fêtes di1 Centenaire de St-Lud- 
ger, Centenairequi sericélébri!en 1 992. Unedes przmik- 
res préoccupations de ce Coniité est la publication d'un 
"livre du Centenaire": le lor i i i ié  du livre est donc mis sur 
pied, Au  début, ourre les deux responsables, mesdanies 
Thérèse Blais et Marie-Paule Roy, le Comité du livre esi 
fornié de mesdanies Cécile Fluei et Eliane Lacroix . Plus 
tard. niesdames Françoise Cliche et Marieite Fluet se 
joignent au groupe. 

La rédaciion de ce l ivre est devenue une avenrure 
pahsionnante mais combien exigeünre! Nous, les mem- 
bres du Comité du livre, ainsi que plusieurs collabora- 
teurs et collaboratrices, avons dû consulter de nonibreux 
documeiits et renconrrer bon nombre de personnes-res- 
sources. 

Nous nous en voudrions de passer sous silence le 
travail bénévole de tous ceux et celles qui ont vendu des 
pages de famille, participé au travail de recherches, 

coinpoxé, retninscrit ou révisi des iextes, fourni des 
renheignements, des photos ... Nous leur disons un sin- 
ctire riierci ! 

Narre grat iiudi- va également à müdame Eva Gagné 
qiii nolis a si g2iiéreiisement prêté ses notes. 

Nous vous r;ippelons que les auteurs de ce volunie 
sont des béiiévoles qui y 0111 consacré. depuis deux ans. 
pliisieun heures de loisir et qu'i l ne faudrait pas exiger 
d'eux une qualitd roule professionnelle. 

N o u ~  xouhaitons que cette publicarion soit un hom- 
miige li nos ancêires et un héri tüge pour les plus jeunes, 
i iiiie ptriode où toute uiie génération peur encore dire: 

"JE M E  SOUVIENS" 

Les resy~o/isuhles d u  coiniré [lu livre 
Thérèse 3lai.i el Mnrie- Polile Roy 



Les paroissiens de Saitii-Ludger sont heureux eii celle année du Centenaire 
d'offr i r  leurs homn~ages 1 Eva Chatiot GagnC. 

L'amour de son patelin, son gr:ind désir de garder le souvenir des défricheurs, 
des colons de l a  première heure, forii qu'uu.iourd'liui, gr ice B se.+ écrits et ses 
eritrevues avec les anciens, beaucoup de fairs et de petite histoire ocil é i i  coriservés. 
Toutesses recherches faites au-clelide 25 rilis leur procurent uncaractèred'üuihenticité. 
"S'ai ramassé nies souvenirs, dit-el le, pour que la générüiioii actuelle et les généra- 
tions futures gardent en niénioire les soul'îr;lnccs et les priviiiion5 dc ces v;~leureiix 
défric heurs". 

En plus d'et re la m2rrioire des gens de soli Spoque, Evo ebi aussi bien laborieuse. 
Après une vie toutedévouie aux services de sa f i i i i i i l l~e t  de IoconiniiinliutS, en 1978, 
elle entre au Foyer de Saini-Ludger et doline libre courh i son i riingination créatrice: 
tricot, bricolage, etc. Elle airne fiiirz plaisii. eiix sieiis. Elle a déjà pris le teriips 
d'envoyer des cartes de Noël personnalisCes tous ses petiis-erif'ants. Tous lea 
niatériaux sous ses doigis agiles, ;:l l'aide d'un cauteiiii et qiielques r i i i i~ is  outils, se 
miniaturisent en instrunierits don1 ae serv;lieiit no.< grüiids-niéres: riléfier 1 tisser, 
i-ouei, dévidoir, etc. 

À 90 ans, elle a confectionné pas inoiris de 1 25 pierrots. Que d'erifaiits, peiits el 
grands) elle ;i fait rêvcr! Dire qu'à l'âge de 33 ans, après quelques crihes d'ringirie, 
les médecins disaient qii'elle rie travailleriiit plus. 

Bravo madame Eva G:igné! Voire souvenir rester;) longteriips dafis nos tètes et 
dans nos coeurs. 





Chapitre 1 



"L'hisloire esr le miroir qui rifléchil le passé e i  Quand soninies-nous apparus dans !'histoire? 
1 'histoire qui éclaire l'avenir." "Le territoire de la province de Qutibec, d'apres 

Lncorcloi~-e l'abbé Honorius Provos!, historien, a d'abord &té divisé 
La paroisse de St-Ludgerest située le long de la route en grandes sect ioris qu'on appelait seigneuries :lu iemps 

204 entre St-Georges de Beauceet Lac Méganiic. Si vous de \a Nouvelle-France". 
amvez à St-Ludgcr du côtk Lac Mégantic, de l a  route Le gou vernemeni confie ces seigneuries en récom- 
204, vousdomineztout levillage.et les belles fermesdans pense pour services rendus 2 des personnages haut pla- 
la vallée. Si au contraire, vous  empruntez le chemin ces, avec mission de les développer et d'en assumer les 
longe'mt la Chaudière vous serez agréablement surpris coûts. 
dans un  détour de dkcouvrir l'église (classée site histori- En 1737, Iiiiit seigneuries ont éré données dans la 
que) siiuée sur l a  haute ville, le pont Soucy enjambant l a  vuIlSe de la Cliüiidikre, de Levis h St-Georges. Les deux 
rivière Chaudière pour empruriter sa rue comnierciüle. dernieres seigneuries étant Aubert Callion dans St-  

La forte pente qui separe les deux parties donne son Georges-Ouester Gabriel Aubin de I'lsle dans Si-Georges- 
agencement de rues inhübiiiiel. Cotnme l a  region hiii Est. 
partie des Appalaches, le terrain demeure accidenté un Ces huii seigneuries ont l'allure d'un long ruban 
peu pariour. Sur les Iiauteurs, le relief laisse voir des gCoiii2trique de 12 riiilles de Iageiir par 60 milles de 
fermes bien aménagées. lorigueur. 

L a  paroisse dc St-Ludger est bornee au nord par la Le seigneur clonnedes ieiresaux colonsqii'on appelle 
paroisse de St-Gédéon, à l'est par Si-Robert Belliirmin, censii~iircs. II ü des devoirs envers eux, comme: de 
au sud par St-Hilbert d'Aude[ et h l'ouest par St-Samuel construire des n~oulins scie, i Firine, de promouvoir 
du Lac Drolet l'agriculture. Lecolon, lui,devüit payerune renteannuelle 

à. soi1 seigiieur. I I  ciiliiv;iit sa terre mais ii'en était pas l e  
propriétaire. Ce r6gi nie seigneurial prit fin en 1 854. 

Suite h l:i conquete angliiise en 1760et pour satisfaire 
à I'sxpansioii de I;i populniion vers les terres nouvelles, 
eii 1792 on s'orgiinise pour doriiier des rerres en dehors 
des seigneuries. C'esi ce qui a donne naissance au cantoii 
(towiiships). Ceux-ci kiaieiit d'abord destinés aux im- 
migrants anglophones, mais i l s  furent peuples 
gi~aduzlleiiicnt de cai~adiens îrLinçais. 

"Ces criiitoris élaienr dkcoiipés de forme géoniétri- 
que (souvent carrée) dans les terres [ion concédCes de l a  
Couroiiiie, d'uiiesuperficied'au iiioins 100 millescarrés. 
On les divisait eii r;tngs de iots d'ou moins 100 acres 
chiicun tnesuris iiori plus en Iirpeniset en perches mais en 
chaiiizs et c ti~~îcioris (mesure anglaise)". ( 1 )  

C'esr ainsi qiie se sont peuplés les cantons au fur et 
i~ Illesureque Ics seigneurs devinrent plus restrictifs dans 
I'litii.ibuiion de nouvelles terres. 

Diins les cantons, pour etre propriétaire d'un lot, il 
siifilsait d'en l'aire la demande au gouvernement. 
Moyrilnnrit la soriiiiie de 10,00$ ori recevait son billet de 
locntioci 3 tiire provisoire. On devait faire ce qu'on 
appelait "ses devoirs", c'est-à-dire, dtfricher au moins 
quatre iicresdz ierreet d'y consrruire iiiie maison, disons 
uiie cnbünc de bois rond. Le colon devail Fiire pntenter 
soi1 lot pour eii être vraiment le propriélaire. 

"Le preniiercnriion à recevoir son treciion officielle 
fut celui de Dorset en 1799. Ce canton demeure le moins 
dei-ricllé er le iiioins peuplé. 11 avnit St6 attribué 5 John 
Bldc k pour services rendiis. Peu de terres sont vendues 
ail x coloiis. On les conserve conirne réserve forest ière."(2) 
1 I en est de riiêriie pour les  autres canions oc les rimis du 

fl rigiii ie se constitueni d' iiiiporiaiites rkserves foncières. 
L'nct ion goiiveriieiiieiitiile mit fin ces spéculations er 
graduellement s'ouvrirent les canions pour la colonisa- 
t ion. Mais enire teinps, plusieurs jeunes colons durenr 
pi'eiidre le cheniiii de la Nouvelle-Angleterre. 
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Les canions de Martow et de Gayhurst commencent 
à se pcupler vers les années 1840 et quelques vingt ans 
plus tard. Spaulding et Risborough reculent les frontiéres 
de la Beaiice pratiquemement jusqu'au Lac Megantic. 

La paroisse de St-Liidger est comprise dans (rois de 
ces cantons: Risborough, Marlow et Gayhurst. Leurs 
noms rappellent des bourgs du comté de Buckingliam en 
Angleterre. Les premiers colons nous viennent surtout 
des cantons voisins. Ln paroisse de St-Sdbastien vienr en 
tete suivie de prés ~t-Évariste, St-Saniuel, Sr-Hilaire 
dc Dorset et St-Honoré de Shenley; de la Beauce ce sont 
surtout les paroisses de S t-Ephrem,St-Frédéric, Si-Benoit 
et St-Joseph. Dans les pages de faniilles, vous verrezque 
plusieiirs familles pionnières ont encore de la descen- 
dancc dans la paroisse. 

Le canton de Risborough comprend le rang 5, les 6 et 
7 (ces deux rangs gardent toujours l'appellation de 
"Borough"). Les 8 et 9. toujoursdésignCs rang 9. I ls  sont 
de différentes longueurs. allant de deux rl neuf milles 
pour le neuvième rang se terininant h la frontière du 
Maine. 

La püriie Marlow comprend une partie des rangs I 1 
ei 12, con~prise entre les rivieres Chaudière et Samson. 
Ces deux aggloméraiions forment une entité municipale 
désignée sous le noni "Cantoris Unis Risborough et partie 
Marlow". (2) 

Dote de constirurion: 25 avaril 1900 
Superficie: 89,27 km2 
Population: 1000 ariies 



L a  municipalité de Gayhurst partie sud-est, est un 
detachement de la paroisse du Lac Drolet. El le comprend 
la partie nord-ouest de la Chaudibe, comprise entre Lac 
Drolet et le canton de Dorset et forme les rangs I et 2. 

Date de constitution: 12 dkcembre 1904 
Superficie: 34,96 km2 
Population: 200 âmes 
Le 19 aoùt 1921, la municipalité de Gayliurst est 

subdivisée pour donner naissance à une troisième muni- 
cipalité désignSe conime: "St-Ludger Village". 

Superficie: 0,23 km2 
Populaiori: 200 âmes 
Le tout St-Ludger fait partie de la rkgion administra- 

tive Québec (03). Division du recensement Canada 
[Frontenac 24). De la M.R.C. du Granit et du diocSse de 
Québec. 

La paroisse de St-Ludger a aussi d'autres püriicula- 
rités, comme celles d'avoir fait parrie de trois conités. De 
1867 19 12, Sr-Lildger fait partie de la Beauce. Lz noiii 
de Beauce a été donni  h ce comté en souvenir de ce coin 

prend sa source ail sommet des montagnes qui divise les 
eaux américaines des eaux canadiennes dans l a  paroisse 
d'Aude(. Elle traverse les rangs 7, 8, 9 et ( pour se jeter 
dans la rivièn: Chaudière dans le canton de Marlow un 
peu dkpassé la paroisse (au début de Si-GédCon). Sur 
cette riviére assez imporiante, il y eut deux moulins à 
scie: le p ~ n i i e r ,  sur le chemin qui relie les rangs de 
"Borough" au 9, on l'a roujours appelé le moulin à l'eau 
à cause de sori foiictionnenient avec des turbines; le 
deuxikrne était situ6 au picd de la côte B Tom Leclerc, 
diins le neuvième rang. 

L a  rivikre Cli;iudière, la plus importante des trois, 
prend sa source au Lac  Mégaiitic à environ 14 riiilles en 
ainant de St-Ludger. Elle traverse la paroisse en effec- 

---- - - 

de France célèbre pour la fertilité de ses terres qui poriai t 
le  nom de Beauce. Ce coin de pays n fourni au Caii;id:i 
Français plusieurs de ses hnrdiset enireprcnanis coloris". 

De 19 1 2 à 1972, la paroisse fait partie du comté dc: 
Fronienac. Celie appellation a aussi son hisioirc. "Le 
nom de Frontenac rappelle la niénioire du cornie de ce 
riom qui gouverna la Nouvelle-France i deux reprises et 
prit la direction des affaires de la colonie au moment où 
elle était menacke de des,ruction comnléte, 11 criirion;i I 'ur ;iC~-imnc dc I;I vall'c. dc I;i CliaudiGre G St-l,udger. De la ciiie 

dans la tombe l'esiirne des canadiens et'mkritn le n i r n  de S"ll's*" à Audei 

"Sauveur de l a  Nouvelle-Francem.(3) En 1972, la pa- tuant de rionibi.eux ni6nndres ce qui ajoute à la beauté du 
roisse lai l  partiedeBeauce-Sud. Au gouvernement fédinl, paysage. Auirefois on I'appelnii rivière Bruyanie ou 
St-Ludger de Risborough a toujours fail parlie de l a  riviéit: Oiiibreusz. El le se jette dans le St-Laurent ù 
Beauce. sauf pour les années 60 où il fit partie de Charny prks de Québec. Son parcours est de 2 1 O kni de 
Compton. De son c8td. Gayhurst pte sud est, esi dans I;i sü source ?I son eiiibouchure. 
Beauce jusqu'niix années 40, puis dans Coinpton- La Cliüudikre fut un des premiers moyens de trans- 
Frontenac jusqu'en 1 972 oh de nouveau toute la paroisse port pour les agents de terres et les colons. Pour les 
est réunie dans la Beauce. preniiers arri vilnts, elle Stait une bonne source de nour- 

Après tous ces changeriients, que devrait êire noire riiure. La truiie le niüskiiiongé et le dori' y abondaient. 
appartenance? ... On nepcut pasdire qu'on est Beaiiceron Dans le vill;ige, le rrioulin à scie oii B farine selon les 
dans l':me, pas plus qu'on est Estrien. Notonscependant besoins fonciionnait grâce à un bmage. 
que la diversité des gens que l'on a dU cotoyera sûrelrient "C'est surtoiit poiir le flottage du bois (la drave) que 
contribue B Clargir noire culture. I;I Ch;iudiPri: a servi comine pouvoir d'eau. En 1846, la 

conipagiiie Breiikcy construisit son premier nioulin B 
NOS cours d'eau Breakeyvi Ile et on assiste 2 la premikre drave officielle en 

Dans le canton de Gayhiirst partie sud-est. I;i rivière 1547". A SI-Ludger, les gens y jetaient leur bois chaque 
Eugénie prend sa soiirce dans le canion de Dorsct 3 un prinieiiips. 
mille des limites du canton de Gayhurst du Lac Drolet. "La dernihi: drüve des Breakey eut lieueii 1947". U n  
Dans cette paroisse, elle fritverse les rarigs de no 8 au no cou11 d'eiiu exiniordinaire rompit lesesracadeset 400,000 
3.  Dans le rang no 3 un affluent venant des pieds du nii l le billots desceiidirenr dans le fleuve St-Laurent. 
Morne de St-Sébastien renforce son débit. L a  rivière DorCii;ivant le iransport se fera par trains et camions. 
Eugénie arrive enfin 3. Si-Ludger en chevauchant les "Ln Brown Corporation es1 In seconde plus irnpor- 
limites des deux paroisses dans Ics boisés du deuxième tante entreprise forestikre de la Beauce, ayant son siège 
rang pour couler entierement sur les terres de Mario social ü Porilaiid Maine. À Ste-Marie, elle exploite un 
Trkpanier au premier rang. En capricieuse qu'elle est, un mouliri d'gcorçage de bois de pulpe de 1907 à 1922. On 
peu avant son embouchure, elle retourne se jeter dans la iieiit cette conipagnie en parrie responsable des grandes 
Chaudière au Lac Drolet h quelques pas de St-Liidger. inondations de 19 17 ei 1922. Des poursuites judiciaires 

L a  rivière Samson dans le cantoii de Risborough et des pertes de bois çonsidérribles (en 1 9 17,75,000 mil le 
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cordes) 1'ob)igent à fermer son gros moulin de Ste- 
Marie". 

Ces deux compagnies donnérent beaucoup de travrii I 
aux gens de la paroisse. 

Les inondations parfois spectaculaires et parfois 
dévastatrices sont surtout dues il ce que la Chaudikre 
couledu sud au nord-ouest. Dans sa partie sud., les glaces 
se mettent en marche plus tôt et sont bloquéesdans leurs 
parcours par des sections de glace qui  ne veulent pas 
bouger. Il se produit un empilage qu'on appelle embâcle 
et e.ii peu de temps I'eau recule et monte à vue d'oeil. 
Chez nous à St-Ludger, inis à part l'inondation de 19 17 
et l a  débâcle de 191 9 qui emporta le pont et cinq maisons. 
on a plus de peur que de mal. 

''La pêche y est encore accessible aujourd'hui grSce 
au programnie de dépollution; la qualité de I'eau s'est 
grandelnent améliorée et la morphologie de la riviére 
s'avkre idéale pour les tniites. Dans la région de St- 
Ludger. on capture des bnines de 5 et même de I O  livres, 
leur présence est due grâce i des ensemencements en 
1959,125,000 brunes et depuis 1980 plus de 18,000 arc- 
en-ciel et 30,000 mouchetées."(4) 

De Stc-Rufinc à St-Robert 
Avant de délimiter la paroisse de Si-Ludger en 1 893, 

tout le canton de Risboraugh était 5 sa disposition. 
Cependant en 1907, une partle de ce terriioire (plus une 
partie de Marlow) fut consacrke B la fondaiion de Sie- 
Rufine. On retranche ainsi les rangs 10 et 1 1 dij3 acquis 
à St-Ludger pour les annexer 3, la nouvelle paroisse. 

C'cst lecuréde St-Ludger, I1abbéTélesphore Soucy, 
qui donne la inission une fois par mois sur semaine. En 
1913, d'aprks Hormidas Magnan, il reste Ü peine une 
quinzaine de familles. 011 est trop près de la forêt et trop 
loin de 1a charrue. 

La mission fermedans lesannées suivantes. Les gens 
se répartissent entre St-Ludger et St-Gédeon pour les 
secours de la religion. 

En 1943, les pionniers las de courir dans ces deux 
paroisses obtiennent la permission de réouvrir leur mis- 
siori sous le vocable de Si-Robert Bellarmin. 

L'abbé Éniile Blais, vicaire à St-Ludger obtient sa 
première desserte suivi de l'abbé Sylvio Roberge de St- 
Gédéon en 1945. 

En 1948, nouveau d&t:ichement du territoire de 
Risborough. k s  rangs 2, 3, 4, 17 et 16, qui jusque Ii 
étaient ratrcichés canoniqiiement h Sr-Ludger mais com- 
plètenient isolés de cette paroisse par toute la largeur de 
St-Robert sont annexés A cette dernière paroisse. 

Seul Ic rang 1 d'une superficie de 101,984 ha ap- 
partient encore à Sr-Ludger. I l  comprend 9 lots. Les 
premier et dcuxiémc appariiennent ii la Domtar ei elle 
paie 510,00$$ de taxe par année. Les autres sonr la 
oroprieté du Ministère de l'énergie et ressources. 

rivière Chaudière dans les cantons Risborough, Marlow 
et Gayhurst, b 15 milles de SI-Samuel, la gare la plus 
rapprochCe du QuébecCentralet h 18 rniIlesdeM6gantic. 

Le village est bâti sur la r i v e  nord de l a  rivikre 
Chaudikre. Un pont superbe construit par le gouverne- 
ment la traverse à cet endroit. L'église, le presbytkre, le 
couvent et quelclues maisons sont bâtis sur la  rive sud. 
mais la plus grande partie du village se trouve sur l a  rive 
nord. Le site de St-Ludger est un des plus beaux qu'on 
rencontre le long de la rivière Chaudière. 

Elle aété fondke en 1 889. Le curk actuel est M. l'abbé 
Tglesphore Soucy. 

t a  population est d'environ 1,390 âmes. La valeur de 
la propriéte imposable est estirnke h 240,000.00$. 

II y a 300 terres en culture. Une vingtaine de terres en 
part ie dtYrichCcs sont 3 vendre. On trouve des lots dis- 
poni bles sur les rangs V ii IX  de Risborough et dans les 
deaux premiers rangs de Gayhurst. En général, le sol est 
de bonne quülit i. 

I I  se irouve un pouvoir hydraulique sur la rivière 
Samson, niais de peu d'irnporiance. 

Lü paroisse possede une église construite en 1901 et 
agrriiidie en 1 9 12. un couvent des soeurs de la Chari14 de 
SI-Louis, neuf écoles fréquentees par 300 elèves. un 
medecin, un noioire, trois marchands. un ferblantier, 
deux forgerons. un sellier. l in charron, trois beurreries et 
uiie fromagerie, quarri: mou1 ins à scie, une manufacture 
de portes et chassis. 

On demande des colons agriculteurs. un cordonnier, 
eic . (5 )  
RCJGruices 
( 1 I Ho/toriits Proi~o.rr, Lcr vci l l i  de la Clzortdière, 1970. 
(2 )  L i t  Bniirce et les Beoliceroiis. 
(3) Pierre-Georges ROJ Les iioins géogrrrphiques de la 

provitlce (le Qrtc.'bec. 
(4)  L-e Forrit~c~iix M. R.C. clti Cinriit. 
(5)  Horn~i(ltrs Mogiirin. Mot~oy rnphies ~inrnixsinles, Es- 

qriisse des pclrois~es fie ln colo,iiscirioi? de la pro- 
vi~ lce  (le QrrJbec, 1913. 

STATISTIQUES 
D'iiprès I P S  regisrres de la Fabrique 

Fiiniil les 
120 
234 
255 
300 
325 
286 
233 

Personnes 
6.14 
1514 

157.7 
165.5 
175U 
1697 
1400 
1 4 0  

1233 

Ilaptemes Mariages S4pulturcs 

'rait de St-Ludger en 1913 
Ludger fait partie du comté de Frontenac. 

cèse de Québec. Cette paroisse est si tuée srir I a 

2 1 





Chapitre II 





LES PREMIERS COLONS Pour nourrir la famille, des animaux de la ferme: 
Les oremiers colons viennent s'établir sur des lots boeuf, lard. poulet, étaient abattus et débités sur place. A 

que le gouvernement leur accordait pour la  modique l'abattage du porc, le sang &tait recueilli dans une poêle, 
somme de dix dollars. Ces colons sont, pour la plupart, brassé continuellement pour ne pas qu' i l  coagule, coulé 
r2s pauvres, mais ils font preuve d'une bonne volonté. et pr6paré ~ o u r  lacuisson, soit au four. soit au bain-marie. 

L'hommedéfrichait d'abord un emplacement pour y afin d'en faire du boudin. Le porc était aussi utilise pour 
construire un camp de bois rond où logera sa famille et la fabrication de tête fromagée, de saucisse et de lard salk, 
une petite étable pour abriter ses animaux. Le camp rie ce qui était très bon. Pendant l'hiver, la viande &ait 
contenait que le strict minimum: la famille dormait sur congelée dehors piiis déposée dans des poches (sacs 
des paillrisses et, souvenr, il n'y avait pas suffisamment vides de fiirine ou de sucre) et enfouient dans des pars 
de chaises pour que iout le monde puisse s'asseoir en (conipartimeiits) d'avoine dans la grange afin qu'elle ne 
même temps. Avec les années, le couple veille h dégèle pas durant les temps doux. Au printemps. la 
l 'amél~oration du logis. viande de porc qui restait kiait fumée pour en assurer la 

Au début, le défricheur place son camp de bois rond conservlition. 
près de la rivière, s'assurant ainsi l'eau nécessaire au Après avoir connu le cannage (mise en conserve) 
besoin du ménage et des bestiaux et protégeant aussi sa dnns des cruchons ou des "cannes" (boites de conserve), 
famille contre d'éventuels feux de forêt. Les arbres, très plusieurs s'achetèrent, vers les années 1940, des 
inflanimables en pkriode estivale. devenaient menaçants "caniieuses" (seriisseurs). L a  viande, séparke en petits 
quand il y avait un abaitis 3. faire brûler pour reiidre le morceaux, érait dtrposée daris ces contenants fermés 
terrain propice Li taculture. Les terresétaient pierreuses, Iierm6tiquen1ent et siérilis6s de 3 à 4 heures dans de 
glaiseuses, difficiles à travailler et les outils &aient des grands "boilers" sur le poêle ti bois. On ne nianquait pas 
plus rudimentaires. d'huinidiie dnns Id maisori durant ces journées-18. 

A cette époque, la  hache était, pour ainsi dire, le seul Les médecins é.taient rares et il y avait de la maladie 
outil qii'un bon nombre de nos défricheurs possédaient. ei nidrne beaucoup de mortalité principalement chez les 
Celle-ci servait surtout à abaiire les arbres et à les débi ter jeunes, ce qui  causait de grandes souffrances pour les 
en billots. La  ligue, instrument plat et rond. servait A faire pi1rent.s. 
des auges, des "siaux" et aussi niveler le plancher. Plus La vie ri'était pas facile mais une grande foi et une 
tard. apparurent la scie, le sciocte e l  l e  godendart. Cette grandeconfianceen Dieu permettaient à tousdepersévé- 
scie. longue de cinq i six pieds, servait B scier de gros rer. 
arbres en billots. A l ~ é s  une journce bien remplie et quaiid l a  fatigue 

Au fil des ans, le colon agrandissait la partie venait alourdir les paupihes, le soir la famille sc retrou- 
"culr ivable" de son lot afin de nourrir les animaux dont le vai t pour le chapelet et la priere du soir, suivis d'un repos 
nombre augmentait peu h peu. Du maiin au soir, i l  bien riiériie. 
bûchaii, faisait de l'abattis, labourait, épierrait, hersait et 
semait. Souvent I'essouchemeni ne se faisait qu'une fois ROUTE 204 
les souches pourries. Puis, pour accroître le revenu de la Avant de pénétrerpliis avarit dans la forêt, les colons 
ferme qui n'était pas toujours suffisant pour faire vivre sa preriiiient les premiéres terres le long de In rivière. Les 
famille, l'homme dût s'éloigner, pendant la période lots se suivaient, ils avaient généralement neuf arpents. 
hivernale, pour trouver un autre travail, en général dans C'est du c a t i  sud de 13 rivière, près de la Pointe Ronde, 
Ie bois. que Thonias Bolduc avait obtenu des lots pour ses gar- 

La femme secondai; çon niari pour les trrivaux exté- çons. 
rieurs, souvent mêine avec In naissance d'un enfarit par L e s  yeux toiirnis vers l'avenir, c'est ainsi que vers 
année. Elle allait aux travaux des chnmpset Ti l'étable où 1883. les fréres Adolphe, Dominiqueet Georges Bolduc 
elle emmenait les enfants dès le bas âge; aussitôt que ces q~iittent St-S2b;ist ieii, sacs au dos, emportant leseffets les 
derniers le pouvaient, i ls aidaient aux travaux sur le lot. plus indispeiisnbles; ils s'arrêtent rl la Pointe Ronde, en 

Les journees de travail étaient longues. Le  lundi face de 13 fernie de Thornas Trépanier, (ferme voisinede 
maiin, au lever du jour, c'était Je lavage: n'ayant pas de celle d 'odi lo i i  Trkpanier). Là  se trouve un petit camp de 
rkservoir à eau chaude, l a  femme reniplissaii le  "boiler" bois rond, bat i au cours des voyages précédents. C'est la 
d'eau pour la faire cliauffer sur le poêle. Au retour de pi.eiiiière terre des Bolduc. Ayant obtenu des lots dans les 
I'ktable, le déjeuner était préparé: crêpes, bines (fèves), l i n i i  tes de la paroisse de Si-Ludger (canto11 de 
gninii, pain blanc et de sarrazin qui était récolté sur Ic lot. Risborouph), les gars ont 1i9te d'y travailler. 
Aprés le dejeuner, la famille récitait l a  priere du iriatin L'enthousiasnie n'a pris de borne quand on est jeune 
avant que les enfants ne partent pour I'Ccole. De plus. le et pi.opiiirnire d'un lot. Vaillants, en bonne sante, les 
lundi était gdneralernent consacréau repassageet lacuite frkres Boldiicseconstr~iisent chacun uricampenunissant 
du pain. Le lavage devait se faire trois fois par semaine leirrs efforts. Les arbres sont abattus à 13 hache, I'empla- 
car lcs enfants, dans le tenips. c'était des couches et des cetiient dibiiirassé en vue de la construcr ion d'une petite 
piquées en fiariellette. La laveuse, quand il y en avaii ilne. rnaison de bois rond: p:is de scierie, pas de planche; 
Clait  opérée manuel lement. d'ai Ileurs, c'eci ce qu'on appelle un camp. La forêt 6tant 
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Durninique Bolduc Georges Uoldiiç Adolptie niitduç 

pres des habitat ions, on risque d'incendier sa demeure en 
faisant brûler l'abatiis. 

C'est Adolphe, l'aîné, qui a le preniier camp. U n  
jour, Georges dicide d'aller seul sur son lot. Empniniant 
le sentier habi tuelleinent parcoiiru avec ses frères, il 
s'enfonce dans la forêt, longe la riviérc sur une dir;i;ince 
de deux milles et s'arrête pour passer la nuit. II n'y avoir 
pas d'aut re paysage que la forêt noire garnie de sapins et 
d'kpincttes et couvrant un territoire d'environ 25 mi l  les 
carrés. II n'est pas riécessaire d'Erre poète pour ii-riaginer 
ce qui devait se passer dans le for intirieiir de ce jeune 
homme tiabitut à vivre dans une famille. Rien des peii- 
sées ont travcrsk son esprit en ce prcmier soir de solitude 
puisqu'il raconte, plusieurs années apr2s. avoir couche 
seul dans St-Ludger: i l  avait le coeur scrri et I'efrort de 
la marche, rendu pliis pénible par le poids du sac i dos 
contenant nourriture, linge et outils, av;iii nccéliré sori 
pouls. Le soir venu, lesoleil t tai t  cachédepu is longtcinps 
sur la ciine des grands arbres. N'aperccv;int que le bleu 
du ciel au-dessus de sa tête, il se sentait bien seul Habiiiié 
à vaincre les &motions, Georges ne s'arrête pas au bruit 
d'un lièvre gambadant ou au cri d'un hibou: i l  prrte 
l'oreille au doux murmure de la  rivière ChnudÏèrc ainsi 
qu'au hiuissement des feuilles, aux chants des oiseaux 
nocturnes. Georges reste seul sur son lot pendaiit trois 
semaines; les premières provisions épuisées, le poisson 
et le pain sont sa seule nourriture. 

Peu de temps après, Adolphe et Doniinique prennerit 
possession de leur lot respectif. Ces lors avaieiit neuf 
arpents de large et environ un rnille de long, suivant la 
courbede 13 rivière. Avec  une largeur de neuf arpenis, les 
voisins ne sont pas trop près les uns des autres. Ainsi. 
faire un chemin sur une telle longueur n'étaii pas chose 
simple; enlever les arbres, Ics pierres, essayer de dociiier 
une îorine quelconque à ce chemin avec une hache, une 
pelle et une. pioche s'rivera un travail dur et long. Plii- 
sieurs vendent une partie de leur lot, se réservant quatre 
arpents et demi. C'ktait suffisant pour un seiil honiitie. 

Adolphe garde ce lot un certain nombre d'ürinies 
puis il le  vend et vient s'établir voisiii de 1ü terre de la 
fabrique oii il passe le reste de sa vie. 

Doniinique, dont le lot se trouve le long de la route 6 
et 7, y passe sa vie. Son fils Lucien prend la relève et 

ciiltive la  fernie pendant plusieurs années. Son ét:it de 
santrf l 'oblige touiefois h vendre la ferme et il s'érablit ii 
Québec ... 

Parmi les preriiiers liabiiiints, le long de In route 204, 
vers Lac-Mégiiniic, outre les Rolduc, on retrouve, entre 
niicres, Romiiiild DiiII:iire, Alphonse Bureau, Napolion 
Lopierre. Alfred Gosselin. Alphée Richrii.d, Isidore 
Uucluertc, Johnriy Ciosselin, Athnnas Carrier et Joseph 
Cosselin. 

Vers S t-C&deon, piitmi les premières familles, no- 
rons: Jeiin Bégiri, Tlioinnset Joseph Gilbert, Paul Vachon, 
Augustin Doyori (le noir), Alfred Gilbert, Floriiin Gilbert, 
GZdSoii L~igiieux. Adolphe Gilberi, Alexis Parent, Jean- 
Biipiisrc M;iihieu, Eugéne Greriier. SimCon Boisvert et 
Louis Hnniel. 

Nous iie vouloiis pas passer sous silence la petite 
tiisioire de IL\ véiive Gi lbzri qui n aussi habit& le long cIe 
celte route 204: N;ipolkon Gilbert est décedé après 14 
üiiiiccs de iiiénagti. Sa femme Régina Bolduc conririun ?I 
culiiver Iii terre avec l'aide de ses petits garçons. Elle 
;ivaÏi ciriq jeuiies enfiints dont I'igc s'kcheloriiiait de 9 
aris zi I Ci niois. Le pkrc n'étant pliis Ih pour aller chercher 
uii surplus de revenu dans la forêt ou ailleurs et coinnie 
la feriiie iie produisait pas assez, niadarne se tourna du 
côté de I'enscignemeiit. Elle rivait son brevet et une 
experiençz cle qtielquzs ;inliées dans ce domaine. Son 
salaire S t i i i t  dt: $140.00 par année. II fallait lutter: l a  
LiiiiiI le n'artendiiir plis I'iiide du gouvernemenr, i l  n'y en 
ava i~  piis. Madiime C i l  bert obtint l'école de I'arroridissc- 
ment. Elle se trouviiit riinsi toiijours prks de ses lâches 
joiii-ii;il iSres. Quiiiid les enf;iiits furent en niesure de 
g;igner leur vie, i l s  allèrent du côté de l 'Abitibi, de 
l'011iai.io er. i7ii;ileiiieiit , ils einigrèrent aux Étais-unis. 
Mudaiiie Gilbert garda le bien de son mari pendant 44 
ails. A U  cours de?; vacances, tous &nient heureux de 
revenir se déreiidre dans uri endroit qui leur était cher et 
se i ~e i i ~ i i i i o r t r  les souvenirs du passé, les soucis et les 
joies d'antiin. 

RANG 6 ET 7 (RlSDOROUGH) 
L e  premier rksident du rang 7 est Fmnçois (nommé 

France) Fecreriu, II prend son lot vers 1883. Deux ans plus 
tard, eii 1885, il se iniirie ù SI-Samuel. 



Püni de St-Sébüst ien, France emmène sajeiine épouse; 
il entasse les bagages dans iine "sleigh". Madame prend 
phci,  .)Our conduire la niontiire: un boeuf. Le  couple 
appoi iz également une vache. 

Après avoir traversé la rivière sur une "barge". 
Franceer son épouse prennent u n  certain sentier A travers 
la foret qui coupe la pointe chez Dominique Bolduc. 

Depuis deux ans déjà, France avait fidit de l'abattis, 
consiruit une petite maison de bois rond, une etable et 
aussi une laiterie pour conserver le lait et ta crènie pour 
faire du beurre. 

France travaillait bien. Le plancher de la petite de- 
meure était fair de bouleau égalis@ à l a  tigue afiri de 
donner l'apparence dc la planche. La blancheur du bois 
faisait I 'c~ iv ic  des voisines. 

Ces jeuries époux avaient beaucoiip de coiinaissance 
des triivaux de I'éporliie: fabrication de rissus, tricot, 
tannage du cuir, confection de ch;iussure, etc ... I l s  ont 
réussi r\ gagner honorablemeni leur vie et h clon lier à Ieiirs 
cnfants l'amour dii travail et de la justice. 

Coiiiine il n'y avait pas de médecin, macliime Fec teau 
servit de siige-femrrie. 11 fallait se débrouiller, on n'avait 
pas le  clioix. Pouravoirun niédecin, ça prendra encore 20 
ans. 

Ce rang est le preniier ouvert dans toute Iri longueur. 
Les premiers défriclieurs voulaient avoir ui i  lot qui ne 
serait pas très Ioin du village. L a  place de l'église devait 
se trouver dans le rang 9 pres de la Samson, ce qui 
expliqiiepourquoi nos prcmiers défricheurs ont cIioil;i de 
prendre des lots dans le bour du rang. 

Alexandre Fecteau, Cléophris Mariin, Jeari Lacroix, 
Cbarly Baillargeon, Octave Dubé, Alphée Coulure. 
Napoléon Roben, Odias Bégin. Joseph Fillion, Adolphe 
Bilodeaii, Gédéon B i  lodenu, Düiriris Beaudoin, Henri- 
Louis Provost, Didas Couture, Pierre Pare, Joseph Bou- 
langer, Alplionse Diimas. Arist ide Biais, Al f red 
Villeneuve, Louis Mariin, Tliornas Lessard, Alex Cou- 
ture, Albert Isabelle, Pierre Lapierre et Alexandre P;irS 
fureni parini les premiers liabitants du rang 6 et 7.  

LE ~ I E M E  R A N G  
Ce rarig, qu'on appelle "tout court" le "9", se teriiiine 

aux frontières aniéricaines. Coiirs d'eau, forêts, monta- 
gnes en faisaient autrefois un paradis de chasse et de 
pêche. Ci: fut aussi un corridor que jadis certains con- 
irebandiers erripruntaient! ... 

Ce long rang était divise en multiples fermes; rncme 
si quelques-unes étaient peu importarites, on réussissnit i 
vivre et à élever une famille. 

L e  "9" et Risborough étaient les régions les plus 
popiilaires de l a  paroisse; chaque rang éiait, ii Ii i i  seul, 
presclu'une bourgade inais les deux rangs étaieiit t rSs 
différenrs l'un de l'autre. 

Aux confins du "9" vivaient les frères Duliuis: 
François et Michel. Avec leiirs nombreux enkints, ils 
forinaieni, j'ose dire, uri claii! C'étaient de durs ira- 
vailleurs, défricheurs er clirisseurs. Mime s'ils ab;irt;iient 
des chevreuils en tour ternps de \':innée. j e  ne les cliisst: 
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pas "brriconniers", car c'était pour leur survie; ils échan- 
geaient une fesse de chevreuil chez les marchands contre 
des marchandises essenr ielles, et j 'eii sais quelque chose: 
si nous avons pu, au temps de notre jeunesse, goûter à ce 
met ~cl ierché,  c'est ZI eux que nous le devons. Notre père 
i ta i t  "loin" d'être un "nemrod" (chasseur). 

II y a soixante ans, partirdu "haut" du "9" pour venir 
au village, c'était tout un voyage; une j o u r d e  entièe y 
passait. Frariçois était le commissionnaire et celui qui 
s'occupait de tout, courses chez le ferblantier, le forgeron 
et les marchands. Lorsqu'i l arrivait à noire magasin, il 
achetait une "livre" de biscuits. On lui fournissait le 
breuvage, fait d'une poignke de thé jeté dans la "grande 
tasse à l'eau" (recipient d'environ deux litres) et qu'on 
devait faire bouillir; c'6t;iit rioii- comriie de l'encre. Il  
I'ingiirgitaii en entiei.; c'Ctait .ion repas, pour cette jour- 
née. 

François était 1111 type jovial, trSs symparhique. Ce 
gr;iiid six pieds Ct i i i t  toiijours souriant. Chez les Dupuis, 
l'esprit de Faniille rkgriait. II était le chef, voyait au bien- 
ètre de tous. Ori se serrait les coudes, on se protégeait. 

Deceltenombreuse lignée, ilenrestepeuaujourd'hiii. 
Quelque-uns ont quit12 la piiroisse, plusicurs sont décé- 
dés. 

L'oubli, peu à peu, a étendu son voile sur le souvenir 
de ces friri~illex de pionniers qui onr colonisE cc bout de 
rang: 

A ces iemriies qui ont, coinine leurs homnies. trimé 
d'une Stoile i l'autre, c l i i i  oiit i levéde nombreux enfants, 
c l i i i  r;ireineni b'offraient une sortie oii une douceur. nous 
leur disons toule notre ;idmiratioii et leur offrons une 
pieuse pensée. 

LE R A N G  8 ET 9 
Le  rimg 8 et 9 est un rnilg double d'une longlieur de 

neiif iiiilles. II fut ouveri lin peu plus tard que le rang bet 
7 car i l  fa1 Iiiit s'enfoiicer davantage en pleine foret. 

L'industrie di i  bois ;i Et& le principal atout. Si  les 
dé fricheurs désirnieiit gagner lin salaire plus élevé, ils 
triiver.siiicnt les lignes et là la forêt offrait de grands 
iivrinrages. 

Les compagnies Brown ei Breakey, achetaient le 
bois des colorih. Dès les preiriières coupes, le défricheur 
poiivait voir son bois iiccepté; ii ce moment-là, on ne 
brûlait plus les beaux billots comiiie avant. 

Des ciiltivateurs, il y en eut aussi; le norribre est 
moins grand su qu'on cherchait ailleurs d'autres moyens 
de vivi-e. 

Parmi ceux qui vCciirent dans le rang 8 et 9, noiis 
retrouvoiis: Louis Glirant, Joseph Godbout, Joseph 
Richard, Ociilve Hallé, HonorZ Fluet, Jean Bizier, Ho- 
nor i  Bégin, Alfred Si-Plerre. Orner Létourneau, Esdras 
Letourneau, Elzkar Fi Ilion, Delphis Doyon, Joseph Car- 
ricr, Jean Vallée, Joseph Foriin, Edmond Lacroix. 

Louis DiilInire, propriétaire d'un tiiaiilin 5 scie a 
rendu des services nppréci;ibles A la population. 

Lü plupart de ces fiiniilles étaient pauvres e t  ont dû 
travailler fcr i i~e pour gagner leur vie et pour parvenir à 



ramasser quelques biens. Beaucoup ont rkussi et même 
très bien! II fallait du coungeet de la perséverance car on 
érait lo in de tout, magasins, bglise, médecin et. au debut, 
i l  n'y avait pas d'Ccole. 

Pendant un bon nombre d'anntes, les résidents souf- 
friront du problème des chemins: le sol était dur, h 
certainsendroits lecapétait à fleurde terre. L'amélioration 
des chemins se faisait sunout sur les grandes routes ei le 
rang 9 n'avait pas souvent son tour. Mais, h l a  longue, on 
réussit 2 amelioter le chemin. De plus, les résidents 
empruntaient, pour aller vendre les produits de la ferme 
à Lac-Mégantic, un rliccourci: il y avait une routeentre le 
7e et le 8e rang. Sur cette route se trouvait le "moulin de 
la dam", écluse pour ramasser l'eau qui servait 21 faire 
fonctionner les turbines. Ce moulin a été b5ti par M. 
Louis Francoeur. II fut ensuite opéré par M. Ernest 
Dallaire, fils de Romuald. 

Dans le 9e rang, une fromagerie a aussi existée. Elle 
était situeeau coin de la route oii demeurait M. Napoléon 
Mathieu. 

Au cours des années, le rang 9 compta trois écoles. 

LE RANG I I  
Le rang 1 1 se sirue au Sud-Est de la paroisse. Pour y 

acckder, il faut emprunter le rang 9 et tourner à gauche 
aux quatre chemins. 

Parmi les premiers à habiter ce rang nous rctrou vons: 
Odina Roy et O x a r  Lapierre. Louis Garant, Raymond 
Rousseau, Narcisse Thivierge, Philias Trudel, 1ü famille 
Lescomb. Alfred Prince avec sa tante M l l e  Cklina 
Bélanger. Ferdinand Prince, Alfred Beaudoin, Davilas 
Beaudoin. 

Monsieur Odina Roy disait jusqu'h quel point les 
premiers défricheurs étaient pauvres. U n  printemps, uii 
résident du rang manquait de foin pour ses vaches. Af in 
de pouvoir f inir  de les hiverner, il coupait des tëtes 
d'arbres qui  commençaient bourgeonner. pour les ern- 
pêcher de mourir de faim. Ces vaches, ainsi nourries. ne 
devaient pas donner beaucoup de lait pendant les inois de 
lactation. 

U n  autre, pour nourrir ses chevaux, les conduisaient 
dans les chemins de chantier parce que de chaque côté du 
sentier, il y avait un peu de foin séclié et de petites 
branches. Les pauvres bêtes s'en nourrissaient. Inur ile de 
dire que les chevaux hivernes de cette façon ne devaient 
pas avoir le coeur à l'ouvrage. 

Depuis quelques années, le rang 1 1 fair partie de St- 
Robert. 

LE PETIT 11 
Sur ce chemin pas très long, s'établirent quelques 

défricheurs, parmi lesquels, on retrouve Chrisologue 
Robert qui y passa sa vie de même que Auguste Bégin et 
Auguste Bizier. Comme la terre d'Auguste Lessard lon- 
geait ces terres, on l'appelait le rang des trois Gus. 
Maintenant c'est la  routequi mène au Club de Chasse et 
Pêche. 

RANG 1 
Un matin de dkcernbre 1888, la famille Êphrem 

Friucher ou coiiiplet, douze personnes entassées dans un 
traîneau à biion. tous bien couverts, enveloppés de 
chr"iles et robes de carioles, quitte le rnng St-Bruno dans 
S [-Jules de Beauce pour venir s'ktüblir à St-Ludger, dans 
le rang 1, à Iri pointe ronde. Le voyage ser- long. il faut 
tr;iverserBeiiucevi Ile, St-Georges, St-Benoît, St-Honore, 
Dorset pour revenirdu côté de St-Samuel et enfin arriver 
au ternie du voyage B St-Ludger. L e  père, sur ledevani du 
traîneau, guide le cheval; il souffre du froid.La mkre tient 
prgcieusement le petit Josaphat qui n'a q u ' u n  mois. 

L e  voyage ne s'est pas fair en uneseulejournée. Avec 
de jeunes enfants, il Fallait bien les faire se dégourdir un 
peu. L e  tout petit bébd et la maman avaient kgalement 
besoin d'ntteiiiion et de repos. Dans quels chemins on 
voyageait alors, surtout quand on approchait des parois- 
ses encore en voiededkveloppement. Les arbres abattus 
étendaient encore leurs racines 2i travers ces cliemins 
nouveaux. Les branches des arbustes fouettaient le vi- 
sügedes passants. Côtenux abrupts, buiies se succédaient 
et surgissuierit les uns rlprès les autres. Ceux qui  ne 
coiinilisseni que les rlindonnées sur chemins gravelés ou 
asphaltés ont de 13 misère i concevoir la fatigue d'un tel 
voyage ... (Aujourd' hui ferme d' Odiion Tréj~anier) 

Eii 1886, Kichiird Giguh-e et Pierre Bureau descen- 
direni h QuSbec dniis le but d'avoir de l'argent pour 
coi i~i i '~i i r t :  les cheriiins des colons. 11s ont obtenu, tous les 
deux ans, une solnine de $100.00. 

EII iiiüi.s 1886, une autre famille non moiiis remar- 
quiible, celle de M. Pierre Lessard. partie de St-FrtidSric 
pour s'installer dans le rang 1. L a  famille comptait alors 
sepr jeunes enfiinrs dont le plus âge avaii 10 ans. Eux 
aussi oiitconnu les priviitions. Instnllédans un petit camp 
de bois rond, le jeune ménage travaille sans relâche. 

Un jour. il n'y a presque plusde nourriture. Alorsune 
priére fervente des époux demande 3 Dieu de ne pas les 
übandoniier. Son saint patron le guide sûrement. Pierre 
prend s;i ligne et vers la rivière se dirige, comme à la 
pZctie mirriculeuse. Uri gros poisson mord ii I'hanieçon; 
lu situiition est sauvée, il revient au logis heiireux comme 
uii roi. Ensenible, ils remercient 13 divine Providence. 

Une autre fois, le feu se propage dans les broiis- 
s3iIles. nienüce de détruire la pet ire demeure et met la vie 
de Iri famille eii danger. L a  femme, après avoir jeté des 
médailles auiour de I'habiiarion prend ses enfants et les 
place sur un riidenu dans la rivière. Le feu s'apaise, tout 
est iporgnl .  Or1 n'a aucune peine à croire le récit de ces 
Sv2nciiientsquaiid on a connu la piétéde cette famille. M. 
et M nie Pierre Lessard demeurent avec leur fils Joseph 
pendant loiigternps. 

Ourre les fiiirii lies ci-haut mentionnées, les premiè- 
res familles b Iiübirer le rnng 1, vers St-Samuel, furent: 
CeorgesTrkpanier, Orner Giguère, Alphonse Tachereau, 
Octave Gosselin. Georges Rodrigue, Olivier Vallée, Paul 
Doyon, A l  ber1 Fluet, Joseph Carrrer, Ztrphir Blouin, Paul 
Friucher, Ociave Bolduc. Georges Doyon, Léon Roy. 

Les fanii lles suivantes furent parmi les premiéres à 
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habiter le rang 1 ,  vers St-Géddon: Octave Parent, Majoric 
Giguère, Ferdinand Chabot, Arnbroiseei Édouard Chabot, 
Joseph Bégin. Auguste Gaudet, H o n o d  Bégin, Edniond 
Chabot, Onésime Bégin, Alphonse Dubd, Joseph Gilbert, 
Joscpii Rodrigue, Ferdinand Lamontagne, Philippe Si rois 
et Xavier Lacasse. 

h o u a r d  Chabot prit possession de sa terre à l 'kit! 
1896. Une petite maison de bois rond sert de logis ii la 
petite famille qui compte deux ou trois filles. On manque 
de tout saufdecourage. A l'automne, la récoltede patates 
est de trois poches. On ne mangera pas des patates trois 
fois par jour; on se contente de sauce à l'eau. de petites 
fricassés de temps en temps, Co~i ib ien triste était le menu 
de ces preiniers colons. Mais on a du bon chou de siam. 
Nos jeunes époux, le soir assis sur le bord du lit en guise 
de divan grignottent une tranche de chou-de-siam en 
parlant, en ricanant ou en racontant leurs inquiétudes. 
Heureuseinent les chevreuils n'ont pas fait subir au 
choux de siam le même son qu'aux patates: les che- 
vreuils, semble-t-il, grattaient la terre pour manger les 
pataics. 

Edouard Chabot était un  homme serviable LIU ciirnc- 
ièrejovial, l 'ami de tous, tout particulièrenient des petits. 
Si quelqu'un avait besoin pour construire Urie grarige. 
bâtir i ine maison ou faire des réparations quelconqiies. 
Édouard conduisait les travaux. Sa femme, sri cousine 
Adhle, venait de Beauiiiont. prèsde U v i s .  II y a lorigteinps 
qu'il n'y avait plus de souclies n i  pierres sur les terres. 
Elle a dû iroiiver ça dur son logis, l a  nourriture, une 
demeure en pleine forêt, pas d'église ni de médecin ... 

LE DEUXIEME RANG 
Ce rang est I~abitt! depuis 1896 ou un peu avant. Un 

bon nombre de ceux qui l'habiteront seront les enfants 
d'Éphrem Faucher, de Georges Trkpanier. de Pierre 
Lessard, nos premiers arriv.3 à Sr-Ludger. Ces terres de 
colons font face au bois. c'est un rang simple. Dans les 
preniières années, le chemin est entre deux bois. L'hiver, 
la neige s'accumule A la moindre bordée. L'Lté, les 
maringouins sont oniniprésents. Malgrd tout, i l  y avaitdu 
bonheur à vivre là. 

Les défricheurs y ont passé une bonne partie de leur 
vie et i l s  ont réussi 3 élever de nombreuses familles. I l s  
ont puisé le courage dans l'éducation reçue de leurs 
ancêtres; l'ouvrage ne leur faisait pas peur. 

Parmi les preniiefi colons. mentionnons: Joseph 
Talbot, Vital Trkpanier, Joseph Trépanier. Josaphat Fau- 
cher. Florian Lessard, Albert Gaulin, Narcisse Morin, 
~ e 0 r ~ e . s  ~ a ~ n o n ,  ~ e o r ~ e s  ~ e a u d o i  n, Édouard Beaudoin, 
PhilSmon Parent. IrenSe Faucher. 

Mnie Nripolkon Larochel le habi tail le deuxikrne rang 
avec sa petite fami l le  et e l l e  a iravaillé dur dans le temps 
de la crise. Elle éiait veuve et avait des eiifanrs en bas 
5ges. Les petits gars encore jeunes n'ont pas manquC de 
courage. L a  grarige ii brûlé pendant 1'696. le foin était 
engrangé; i l  fcil lu i reconçiruire. Je me souviens, les deux 
plus vieux garçons s'itnient engagés à un salaire trks bas 
pour payer l'achat d'une paire de boeufs; ils ont réussi à 
giigncr ces animaux dont i l s  avaient besoin pour cultiver 
la terre. 





Chapitre III 

. - -  . - - X I  

f'holo de  1902 - I,a preniiére chapulle 
preshylèrc construite en IN95 

- 
l 

? 

1 .. . - - 
i ' 8 4 

.;, 

. . 

Phuio de 1902 - L'église bilie en 1901. A 
remüriluer qu'il n'y a ni sacristie ni choeur 
et que Ics portes d'entrCe ne sont plus au 
meme endroit 







au moins mille piastres pour faire un chemin pour s'y 
rendre. TI n'y aura pas d'opposants, jecrois. si le délégué 
place l'église le long de la rivière Cliaudiére dans le 
canton de Risborough, et à mon humble avis je crois que 
c'est la place la plus convenable. 

L e  dilégué, après avoir examiné les lieux lui-même, 
en sera convaincu. J'espère ne pas être nommé pour fixer 
moi-même cette placed'église, çapourrait [n'occasionner 
des difficultés Iorsqu'il s'agira de construire la chapelle. 
Un des curés voisins, M. Meunier, M. Proulx ou M. 
Belleau pourront facilement faire cetie besogne. 

Lc plus vite les affaires ironi, le mieux ce serri. car 
nous voudrions préparer le bois ce1 hiver. 

Nous osons espérer que vous vous rendrez ;iii désir 
des colons de St-Ludger et dc Votre iout dévouC. 

L.P. Deschênes Ptre 
Cu ré de S t-Saniuel 
Beauce 
t a  requête forniulée par les colons le 70 déc. 1891 
Érrii nence, 
Les soussignés Coloris de SI-Ludger de Risborough 

et d'une partiedu Canton de Gay hurst demanden t qii'une 
placed'église soit définitivement niarquee, afinde pouvoir 
travailler à Iti construction d'une petite cli;ipelle, pour 
avoir la mission regiilièrerneiit. Le nombre de colons 
établis dans les Caiitons depuis quelques iiniiées Fait, 
qu'il esr impossible de continuer la mission d;iiis les 
camps et tous les soussignés trop éloignks de Si-Sû~nuel 
pour pouvoir s'y rendrc. 

Ils vous demandent donc de iiommer un délégué, qui 
après avoir examiné les lieux, fixe définitivenieiit la 
place de l'église, ct noils travaillerons de suite i la 
construction d'une petite chapelle. Que ce délegué soit 
nommé le plus tôt possible, s ' i  I plait à voire Éminence, et 
les riquér;ints ne cesseront de prier. 
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Les bornes de la paroisse, la place de l'église d'un prètre dzsservant. Le I O  juin 1892. Dotarion à la 
St-Samuel 2 1 fév. 1892 Fabrique d'un rerrain par John Breakey. 
Éminence Le dit terrain comprend: L a  rrioitié Est du lot no neuf 
Je vous envoie ci-inclus lz plan de la nouvelle pa- (9) dans le rang 8 N. Ouest du canton de Risborough 

roisse de St-Ludger dont j e  vous ai parlé à mon dernier contenant 40 1/2 acres, tel que tour avait été donné à la 
voyage à Québec. Comme vous le verrez par ce plan, Corporation Archiepiscopale représentée par Son Émi- 
ceire paroisse se bornerait: nence le Cardinal Taschereau, par dotation de John 
1' Au nord par le canton de Dorset, six lots des rangs I - Brcakey passédevant J.A. Charlebois, notaire le dix juin, 

2-3-4. niil huit cent quatre-vingt-douze. 
2' À l'est par le canton de Marlow en prenant dans cc Le 12 nov. 1892- Nomination d'un curé desservant. 

canton les rangs I I et 12. Nous soussignés Elzéar Alexandre Cardinal 
3" Au sud-est et au sud par Risborough en prenant dans Tasclie~au Archevêque de Québec. nommons et cons- 

ce canton où est placée l'église auprks de la rivière tituons: Dans la  niission de Sr-Ludger le Rév. L.P. 
autant que l'on voudra, car il restera toujours du Deschênes pire ei les Sieurs Richard Giguére et Edouard 
ferrain de reste dans ce canton pour former plus tard Beaudoin de girtr et administrer les biens et les affaires 
une auire paroisse au sud-est. de celle que nous de la chapelle de la dite mission. Ce douzième jour de 
voulons former. novembre mi l  huit ceni quatre vingr douze. 

4' Au sud-ouest par la ligne qui sépare le canton de L'abbé Deschèiies cumulait les postes de curé de Si- 
Risborough de Spaulding et par la ligne du centre du Samuel er de desservarit deSt-Ludger. Les colonsdoivent 
canton de Gayhurst jusqu'au 32 rang exclusivement. donc payer la dirile et le supplémeiit comme il a kt6 or- 

5' Au nord-est par la ligne qui sépare le 7è du 32 rang donnCdnns une leltredu 19 sept 1892de MgrTaschereau. 
jusqu'au lot 38 inclusivement, par la ligne qui sépare Concernant le supplément 
le loi 38 du 39 du 32 rang par la ligne qui sépare le 3è Aux fidèles de la mission de Sr-Ludger, salut et 
et 4è rang. bénédiction en Notre Seigneur. 
La place de I'Eglise projetée est sur le lot 9 p k s  de 13 11 Que les revenus de la dîme des deux missions de 

rivjèreChaudi2re. La distance de l'égliseaux extréniitCs St-Samuel et Sr-Ludgcr ne sont pas suffisants pour pro- 
de la paroisse. le long de la riviere Chaudikre est de 4 11 curer une honnête subsistance au prêtre qui les dessert. 
2 à 5 milles de chaque coté, et les plus éloignés dans les 21 Que le supplimtrit en foin et en patates que nous 
concessions seraient de 5 i 6 milles. avons dû imposer n'a éié obligataire jusqu'à présent que 

Je crois qu'avec les expt ications que je  vicns de pour les fidèles du canton de Gnyhurst. 
donner. vous comprendrez facilenient que l a  placz de 3/ Que les colons de Risborough appartenant à la 
l'église marquée par M. Caron nc peut convenir aux mission de St-Ludger sont desservis comme ceux de 
colons de la pointe de Gayhurst, et meme aux colons dc Gayhursc qui appartiennent à la même mission et qu'ils 
Risborough qui désirent tous avoir I'église près de la doivent en jusrice partager comme eux l'obligation de 
Chaudikre. payer le supplément. 

Tous les colons et le missionnaire avec eux deman- Tous les colons de Risborough appartennnt actuelle- 
dent qu'un délégué soit envoy6 le plus tDt possible afin ment ou qui appnriiendront plus t u d  A la mission de St- 
que si une place d'église es1 définitivement marquée, on Ludger, dzvront jusqu'à nouvel ordre payer au prêtre 
commence à préparer le bois dès ce prinremps, sur la desservant un si~pplément en foin à la 26è botte et en 
neige. pour constniire une petite chapelle. patatesau 26è minot et ça, tous lesansàcomrnencercene 

Veuillez me croire Éminence, Votre tout dévoué année. 
L.P. DeschZnes, curé de Sr-Samuel de Beauce Nous déclarons que le supplément susdit étant dû par 
L'abbé P.M. Meunier est nommé pour choisir religion. obéissance et justice. 

l'emplacement de l'église. Sur les recommandniions du Donné à Québec le 19 sept. 1892 
curé Deschênes de St-Samuel il choisit l'emplacement Louis Nazaire Bégin 
que celui-ci avait privilégié. II rend compte à MgrL.N. Coadjuteur du Card. Taschereau 
Bégin, de sa tâche comme délégué. le 22 mars 1892. La  chape.lle qui devait erre construire en 1892 fut à 

"J'ai Fait régulièrement des assemblées après avis nouveau rerardk sans qu'il n'y ait vraiment d'explica- 
publics. elles ont toujours éié paisibles. sans aucune tion. Si.ce n'est que, les résidents de Risborough regretienr 
opposition: Que la question de changer l'église de place toujours de n'avoir pas eu la place de l'église dans le rang 
était siévidente et frappanteque lorsqu'on a dtterrnini le 8 et 9. I l s  tentent une derniére démarche à l'Archevêché 
lieu de la nouvelle chapelle. on a pas dit un mot de le 3 déc. 1894 apportant comme motif que, lorsqu'ils ont 
l'ancienne place et toute l'assemblée aadopté la nouvelle signé la  requkte en 1 892, on leur avait dit que si on ne 
place avec satisfaction et plaisir." placaii pas l'église sur le bord de la  Chaudière côté sud. 

P.M. Meunier Pire elle serait bâtie dans Ir canton de Gayhurst. Donc, des 
L'annCe 1892 fut importante pour nos pionniers. deux maux, on a choisi le moindre. 

Une lueur d'espoir brillait ii l'horizon. On voyait enfin L a  riponse de Québec ne s'est pas fait attendre. 
se dessiner la  paroisse, l'endroit de I'épl ise. l'arrivée Aucune raison de revenir sur cetie décision. 
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ELZEAR-ALEXANDRE- TAS CHEREAU 

& & & 

Attendu qu* il eo t sxpédient  de #ixsr J ' U H ~ U ' ~  nou- 

v e l  rirdre lem limiter de la miasion de S t  Lndger da Rioborougb 

dane le aornte da Beauce,No~~e ordonnons et réglons o e  qui nuit:  

La d i t e  miseion de S t  Lud~er renfermera:lodans Dormet,leu eix 

premiers lots dans l e 0  ran~aI,II,IIE,1V;Sodans Marlov, len rang@ . - 
X I  e t  - XII.;3Odans - Risborough,lea O V I  N .O. ,VIX N . 0  ., 
VI N . 0  .et les range X I  ,X, IX,VITI ,VI1 ,VI , V ; d a n ~  Gayhur8t , ,au nord 
de la ligne du oentrs l e s  ranga I,II,depuia l a  ligne qui népare - 
les  lot^ 26 e t  27,deu d i t e  rangs jusqu'à Doraet, 

Toue oeux qui habitent dans la susdite misoion da St Ludger, 

telle que d e l i m i t i e  par le prisent dedret,doivent au prêtre qui la tM 

d e e ~ s r t  l'obéi8aan~e et l e s  obligations o o i t  ordinaires eoit extra- 

o r d i n a i r e ~  qu i  leur ~ o n t  ou oeront imposeen. 

Sera le prieent d é c r e t  lu dans l'église de St Saniual e t  dans la 

chapelle d a  St Ludger le premier  dimanahe aprèo sa réception. 

Donné à Quibea souo Notre Seing,le sceau de l1arahidio~è@e e t  

1 e o o n t r e - s e i n g  de Notre S.Secrétaire,le dix-neuf septembre 

inf l huit cent qilntre vingt t r e i z e  . 
( Signé ) & .A .Card .Tasaliereau, nrch  .de Québ . 

Par aiandement de Son Enilnenue 

( C o n t r e a i & )  J.C1.Araanault,ptre,S.Seor~t~ 

Limi~r de la misçion de Si-Ludgrr 



LE PRESBYT~RE CHAPELLE En janvier 1897. i l  présente le premier bilan financier 
M. L'abbé L.P. Deschênes et Mrs les syndics ( 1  ), de In paroisse pour les annees 1895- 1896- 

Richard Giguère er Ecloiiard Beaudoin, obtiennent la Recettes ordinaires 
construction du presbytère chapelle en  1895. Cette Casiiel grand ' messe 8- $8 .O0 
bâtisse devra avoir de 30x40 pds, avec une cuisine en Quête de l'Enfant Jésus $18.77 
arrièrede 16x25 pds. 11s auront 2érages. Le premier étage Renre des bancs $56.95 
aura 1 O pds de hauteur et le 2è. 9 pieds sous les solivaux. En main des années précédentes $207.4h 
Mons. LouisGagnon menuisierdeLambton promêt cette $291.18 
bâr isse pour la Toussaint 1895. Le coùt en est de $ 1300. Recettes extraordinaires 

Pour les paroissiens c'est un grand bonheur que Souscription $360.50 
d'avoir sa première chapelle Proprigat ion de la Foi $400.00 

C'esr le frère du curé Deschênes M. l'abbé Sylvio Enipriints $600.00 
vicaire a St-Saniiiel qui apporte aux residents le secours Dons $20.00 
de la religion. II vient routes les semaines. L a  paroisse $1 380.50 
compre environ 40 familles. Un couple de colons prend $167 1.68 
soin du presbytère et le vicaire Deschenes est toujours Dépenses ordinaires $26.13 $26.13 
bien accueilli e t  aimC. 

Dépenses exrraordinaires 
Sr-Samuel 4 nov. 1895 A l'entrepreneur $1 299.00 
Monseigneur Int. payés $27.92 
Les travaux de SI-Ludger sont terrninis. Nous :ivons Renibourseiiierit $100.00 

une bâtisse niagnifique, l'entrepreneur a fait plus que son Autel, bancs ect.. $103 .O0 
devoiret riiérite bien qu'on le paye. L'entreprise était de Fournitures pour chnpelle $84.3 1 
$ 1300.00 à part les bancs. l'autel, la balustrade qui von[ pliis chambi-e 
coûter uiie cinquantaine de piastres. $1640.36 

J'ai payé d k j i  à I'entrepreiieur par bois, corv6es, Deites passives $500.00 
souscription et auire don de la propagatiori de la foi $ Deiies aciives 0 
728.72. I l  nie reste encore au del;~ de $ 600. a payer. Au 3 1 déc. 1896en caisse $3 1.32et $$.7Od'arrkrages 

Je vous demande autorislition pour cinprunter ces six S500.00 i M. Castonguriy à 5% d'iniérêi. 
cents piastres. La propagation de la foi me doit encore 7 août 1899- Lcs paroissiens envoienr une requête h 
[rois cents piastres payer cent piastres par année. l'archevêché pour demander à Sa Grandeur de leur 

( I ) syndic: terme équivalent ù iilarguillier. donrier cominecurk I 'abbéSy lv io  Deschênes. L a  paroisse 
Si  vous pouvez me les donner à présent, j e  n'nuriiis s'es1 beaucoup développée dcpiiis 3 ans. Elle compie 

que trois cents piasires i enipruntzr. Nos reveiius i Si- niaintenant une celitaine de Frin-iilles et roui La n'est pas 
Ludgersoi i tencoreni i ls .Uneletrredevotrepartaux érrarigcrauz~leetaudévouementdcI'abbéDeschênes. 
coloris de Si-Ludger les encourageant donricr ce qu'i ls 11s n'eurent pas Sylvio Deschênes, mais c'est avec un 
ont prorilis me ferait beaucoup de bien. inimeiise plaisirqu'ils accueil lerit le 1 sept, 1899, IJabbt 

Veuillez me croire Monseigneur Télesphore Soucy premier curé.1l est acconipagné de 
Vntre très humble et divoué sa soeur Ml le  Ocravie. 
L.P. Deschênes ptre. La 15cI-ie du curé n'est pas rilince, car déjà on projette 

la constriictioii d'une église. 
Les rkgisires de la paroisse n'ouvreni pas avarit À la visite pasiorale du 29 rnai 1900- 

juillet 1896 tous les actes antérieurs se trouvelit i Sr- Mgr. Loii is Nazaire Bégin nrcli. de Québec parle. cn 
Saiiiuel. ces rerri~es: 

Dans le r6gi sire de 1 896- 
l x  preni icr baptêmc: Joseph Israël Pouliot f i l s  de Consiatons avec bonheur ledéveloppemeni qu'apns 

Philins Pouliot culi. et de Florida Fontaine voire pni-oisse depuis la derriiére visite pastorale et le bon 
Parrain: Auguste Godel esprit qui y rSgnz. 
Marraine: Délima Lernire Recoinriiündoiis de construire une église en bois 
La prernièrc sépulture: Le 18 juillet 1 896 Richard assez grande pour suffire aux besoins de la paroisse. L a  

Gigutre, époux de CClanire Vallée. déc&di à I'Pge de 57 cliapelle iictuelle est évidemment trop petite. Si l'on 
ans. I I  fui  inhuiiié daris un endroit destiné a être un faisait une souscriptiori volontaire payable en 4 ou 5 ans, 
cimeribe i St-Ludger. On obtient Iri permission de Mgr  iissez élevée, on pourrait hStir sans repartilion légale. 
Begin. La Fabrique se chargerait de payer le reste de l a  

Le premicr mariage: 10 iriai 1897: Isidore Duqueite construction del'église. Noiiscomptonssur iagénérositk 
de Sr-Ludgcr et Luii i ina Robert de St-Sébastien. et l'esprit religieux de la population pour mener à bonne 

Le vicaire Deschênes s'occupe de la  mission de Si  fin cette eritreprise toiit a la gloire de Dieu. 
Ludger de 1896 i 1899. Exprimons notre saiisfaction d'avoir vu toute cetie 
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population s'approcher des sacrements durant notre vi- 
site. 

En juin 1900-LES plans et devis son1 préparis par 
l'architecte J.Geo. Buissières de Quebec. JI a vu grand, Ï I 
a vu beau. Pour l'extérieur et I'in~Crieurd'uneéglise plus 
la sacristie: 20,000. dollars. Évidemment, on trouve que 
c'est beaucoup trop cher, on espirait construire pour 
deIOà 12niilJedollars. 

Le 30 juin 1900. Le curé Soucy cornnience sa visite 
paroissiale et demande ii ses ouailles une souscription 
qu'i l espère pour de 4 à 5 mil le piastres payable eii 4 ans. 
Les paroissiens sont généreux. En jiiillei, la souscription 
s'élkve h 4,475 piastres et quelques personnes n'onr plis 
étévues. En plus un certain montant viendrades pefiorines 
résidant dans d'autres pnroissesqiii ont des proprittés ici. 
La souscription atteindra $5,500.11 fklicite de iout cocur 
ses paroissiens. 

L a  paroisse comprend alors 102 familles pour 345 
comniuniants. En août 1900. A la derr~ande de l'Arche- 
vêque. et pour répondre au dksir des gens de St-Ludger, 
les plans de l'église sont modifiés er ramenés ri $9,000.. 
Pour cela on enlève la sacristie, le rond point [chocur) et 
on rie finira pas l'intérieur tout de suite. On aime mieux 
une grande église pas finie, qii'une petite compléieii~eni 
terminée.(]) 

L a  perniission de construire est accordée le 4 dé- 
cembre 1900. 

Trois entrepreneurs dorinent leurs soumissions. 
Elzéar Métivier $9,600 église plus fournaise. 
Louis Gagnon de Lambton $10,225 sans fournaise. 
Joseph Giroux de St-Casimir $10,125 église pliis 

fournaise. 

Le 6 dit. 1900, L'cntrcprise est donnte à M. 
MCt ivier de St-Daniien et i l  proniet l'église pour 1;i 
Toussaint 1901. 

Vingt-trois pages de textes expliquent les plan5 et 
devis modifiés de J. Géo. Bussières, architecte. Nous ei i  
avons retenu quelqiies uns: Lesexcavat ions, les iriiiisepis, 
(galerie rransversale qui s6pare le choeur de In iief et qi i i  
forme les bras de la croix, peu d'église dans la Beauce en 
possèderit) les longs pans et le pignon seront fai tsde4 pds 
6 pces de profondeur. 

Des pierres plates de 15x 1 5x8 taillees en gros seront 
posées sous toutes les coloriries. 

L'entrcpreneurdevra laisser des pleureusesendeliors 
et en dedans des murs sous lesquels passeront les tuy;iux 
d'égouts. 

Le mortier sera fait quinze jours à l'avance, l a  chaux 
provicndrades fourneaux de Dudswell ou de Sherbrooke. 

L;i chemiriée rernplriçünt une des colonnes de Iii nef 
seraen i61e d'rrcierconstruite en seciionsde trois piedsde 
longiieur s'adjoignaiit les unes aux autres. L'intérieur 
sera en tuyau de giks de 10 pces de diamètre, l in  espace 
de deux pouces sera laissk autoiir de ces tuyaux pour être 
rempli d'ari~i;irire, 

Les sa1 les aeroiit en cSdre, trpinette rouge ou en pin de 
8x 10 et 8x8 suivant le cas, les angles assemblés A qiieues 
d'hirondelles. 

Les deux escaliersde 24 marclies pour le jubé seront 
temporaires de-inênie que la balust radeen avant du jub6, 
l a  baluhtrade dii choeur, la chaire et son escalier. 

Füire e l  poser 92 bancs temporaires de 3 places dans 
la nef, en madriers et plariches d'épinette assemblks à 
cloua. 

Les stallesdu choeur y compris les troiies seront faits 
dans le gerire des bancs. 

Lacroix du clocher sera peinte à iine coiiche de rouge 
métallique ci [rois couches de jaune or. 

17 nov. 1901 Au prône le curé Soucy annonce: 
J'ai le plaisir de vous iinoncer que c'est le dernier 

dinianche que vous entendez la messe ici. Nous allons 
étreriiier iiotre Gglise poiir les 40 hrcs. Ceux qui ont des 
banch dan5 la cli;ipelle pourront prendre les mêmes 
n i im i ros i  I'Cglise, rangéedouble, grande all ie. Ceux qui 
sont dons la siicrisricr auront les rangées le long du mur 
côté épltre. La ven!e des bancs constitue le principal 
revenii de la Fabrique. L'archevêché donne le règlemerit 
le IOdéc. 1901. 

Coiiiriie i l  est rrks i niportniit d'assiirerà votre mission 
un revcnu ditzrriiiné et nScessaire i son bon fonciion- 
neinent, voici ce que je  crois devoir rkgler, au sujet de la 
vente des biiiics de votre église: 

Io L a  riiise à l'enchère des bancs de trois places sera 
de S 1 50, et des baiics de quatre places, de $2.00. pour six 
mois. 

2" Lü vente du ler  janvier prochain se fera pour 
jiisqu'iiu ler  jui l lel  1902 seulement. 

3' A çertc: diite, tous les baiics seront revendus, et ie 
riie rkserve le droi t d'en permettre de nouveau la vente au 
bout de deux ;in%, s i  je  le crois nécessaire. 

4' Les bariçs seront stricternent payables d'avance 
tous les six mois. 

Je prie Dieu de vous bénir, voiis et votre peuple. et je  
demeure Votre bien dévoué en N.S. L.N. arch. de Qué- 
bec. 

Lcs prcmicrs Iiaptcmcs dans la nouvelle Eglise 
furent: le 22 nov. 1901 

Joseph Alphonse Dolord. fils de Joseph Fonin et 
Délimü Quirioii et Joseph Adélai-d, f i l s  de Antliime 
Fauclier et Victoria Gagné. 

l0sC.pullure: 26 iiov. 1901, PaiiI Vachon culr.6poux 
d3Aihaise Gi Ibert, dic&dé i l'fige de 37 ans. 

1" mariage: 1 9 janv. 1 902, fut un remariage assez 
iiiusiié. 

Par devant nous curé soussigiiés se sont présentés: 
Orner Gipiièrc cult. de cette paroisse fils majcur de 
Richard Giguerc et de Célrinire Vallée d'une part, et 



Georgiana Nadeau aussi de cette paroisse fille majeure 
de Louis Nadeau marchand et de Emma Plante d'autre 
part. lesquels ont déclaré avoir dejà contracté ensemble 
le mariage le premier juillet de I'an dernier en cette 
paroisse, mais que le dit mariage s'étant trouvé nul par 
suite d'un empêchement dirimant de consanguini té au 
quatriéme degré de part et d'autres qui a etc! découvert 
plus tard. Ils ont obtenu de Mgr. L.N. Bégin dispense du 
dit empêchement et désire faire &habiliter leur dit ma- 
riage. 

Nous avons reçu leur mutuel consentement en pré- 
sence de Adolphe Bolduc beau frère de l'époux qu n'a pu 
signer et de Lumina et Clara Gigiguère soeurs de I'Cpoux 
lesquels ont signé avec nous. 

1 déc. 1901 
Installütion du chemin de croix de la chapelle, on en 

espère un plus beau, plus tard. 
Le chauffage de I'église est la responsabilité des 

francs tenanciers. Il  a été decide que choque famille 
fournisse 112cordede bois franc pour chauffer I'église ou 
donner 60 centimes, à régler d'ici le jour de I'an. Pour 
chauffer I'église il faudra 40 cordes de merisier de 3 
pieds, et I O  cordes d'kpinette. 

Le CUI+ avait souvent à renouveler la mémoire b ses 
paroissiens. "11 y a longtemps que j e  ne vous ai pas parle 
du bois de chauffage, mais vous ne devez pas croire pour 
cela, qu'il en soit venu en abondance. Il y a longtemps 
qu'on serait gelé si j e  n'en avais pas fait débiter ei s i  je  
n'en avais pas débité moi-même. Il y a 70 familles qui 
n'ont rien apporté. Quoique vous ne soyez pas obligés 
j'espérais plus de bonne volont&." 

21 fév. 1902. 
Ceux qui n'ont pas de dime pour deux piahil-es 

doiveni complkter ce montant en argent. Je ne recevrai 
rien de l'Archevêque cette annee. 

Soupe grasse, quand permise? ..... 

architecte; tout l'ouvrage de construction de laditeéglise 
a kt& fait par M. Elzéar Méiivier. 

Les syndics, les sieurs Augustin Godet et Edouard 
Beaudoin, le curk de la mission Télesphore Soucy ptre 
cure. 

La premiere messe a ktC dire par M. Meunier ptre 
curé de St-Stbastien. Un grand nombre de fidèles et 
plusieurs membres du clergé ont signe avec nous. 

Mgr  H.Têtu 
Télesphore Soucy curé 
P.M. Meunier curé de Si-Sébastien 
L.P. Deschênes cure de Sr-Samuel 
Lescurésde Si-Victor, St-Romain, St-GédCon. 

La paroisse comprend: 137 familles pour 748 âmes 
Registre de la paroisse- 

La première messe de minuit eut lieu en 1902. 
Des lampes avec réflecteurs, accrocliées aux colon- 

ries éclairent peine la nef. Quelles joies pour les pa- 
roissiens de fêter Noël et pour les enfants d'allerdéposer 
une petite aumône dans la main potelée de I4Enfant- 
Jésus. 

20 nov. 1910 
A une assemblée de paroisse, i l  est dkcidk de deman- 

der la liermission pour allonger I'église, de construire une 
sacristie et de finir le tout. 

Au début les paroissiens aimaient leur église telle 
qu'elle était. Ils appréciaieiit ce temple pour en avoir été 
privé si longteinps. Avec la population grandissante, on 
se trouve à l'étroit. on est quand même orgueilleux, les 
colonnes carrées et échardreuses, les murs finis avec des 
planches horizontales, jaunis avec le temps ne donnent 
plus le beau coup d'oeil d'antan. On rêve d'une église 
finie comme dans les paroisses environnantes. Des pa- 
roissiens proposent de la démolir mais heureusement la 
majorité ne pariage pas cet avis. 

27 juin 1902. Le I l  janv. 191 1 .  
Corvée polir niveler le terrain de l'église. "II me Une requête est acheminée à Quebec. 

faudrait des scrapers, des clievaux. des banneaüx." Les Vu la requête de la niajofité des habitants francs 
paroissiens ont été invités une pariie de l'été, à tour de tenanciers de la paroisse de St-Ludger, comté et disrrict 
rôle pour nettoyerer embellir le terrain autour de I'église de Beauce, alléguant qu'il a été rendu le onze janvier mi l  
pour sa bénédiction. neuf cent onze. par sa Grandeur Mgr L.N. Begin arch. de 

Jeudi 25 septembre 1902, jour mernorable la bé- Québec. un décret canonique permettant d'agrandir 
nédiction de l'église à 9 112 hres. l'église actuelle, d'y consiruire une sacristie, le choeur. 

Acrede bénédiction de I'kglisedeSt-Ludgerpar Mgr d'agrandir lejiibi. ei d'en faire un deuxième pour I'orgiie 
H. Télu. et les chantres, de parachever l'intérieur et I'exterieur, et 

Le  vingt-cinq septembre, m i l  neuf cent deux. nous concluant A ce qu'i I soit convoqué une assemblée &né- 
soussignCs aumônier de I'archevêche de Quélsec, étant rale des habitants francs tenanciers de la dite paroisse A 
dument autorisé par Mgr Louis-Nazaire Bégin, arche- l'effet de prodder i l'élection de cinq syndics pour 
vêque de Québec, avons benit avec les solennités er riies exécuter le dit décret. 
la. nouvclle église de la paroisse de St-Ludger. Nous comniissaires dümenis nomrnks aulorisons 

La  dite église construite en bois a cent trois pieds de Messire Télesphore Soucy ptre cure de convoquer au son 
longueur en dedans et cinquante pieds de largeur en de la cloche et api-ès annonce au prône pendant deux 
dehors, vingt-huit pieds cle hauteur au-dessus des dinianches consécutifs. 
lambourdes. Les plans ont été tracés par M. Buissières Les cinq syndics nomrnks pour les travaux furent: 
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Rornain Dallaire, Joseph Boulanger, Isidore Duquette, 
cdouard Paré et Esdras Liroiirneau. Les syndics de la 
paroisse sont: h o u a r d  Beaudoin et Auguste Ga~idet . 

Les iravaux sont confiés à ~ d n i o n d  Audet, i ls sont 
estirnés 5 $20,000. dollars. 

On reprend donc les plans initiaux de 1900, préparés 
par M. Bussières. On n'a pas retracé ces plans, mais 
heureusement grâce à une étude des oeuvres de Bussières 
par M. Paul Trépaiiier rédacteur en chcf des l%litioris 
"Continuité Inc." nous avons un bon éclairagesur lestyle 
de notre église et de son concepteur. 

J. Georges Bussières est né Pont Rouge en 1 869. 
En 1900, il reçoit le niandat de concevoir I'eglise de 

Si Ludger. A cette époque, i l  connaîi un ceriiiin siiccés 
dans le diocise de Québec. [I conipte d k j i  plusieurs 
églises er le sryle plaît aux autoriiés du dioche. Les 
églises qu'il conçoit entre 1898 er 1904 conservent l a  
silhoueite élancée des kdi ficcs gothiques ei daiis le détiiil 
prksentent des éléments décoratifs presque uniqueineiit 
classiques. C'esr 18 un sryle composicequi refiSte I i i in  Ic 
goût des Québécois. 

A I'except ionde l a  toiir-clocher, I'églisede St Liidger 
se situe dans la continuitk de la tradition classique que- 
b6coise tant à I'intérieurqu'à l'extérieur. Pourlecloch~:.r, 
on reconnaît facilement les orneinenis de prt?rlilectioii de 
l'arcliiîecte avec ses gables et les pinacles en encorbel- 
lenient! 

Edtiio~id 0. Audrl 
Quarit à la finition extérieure, conirairen-ienl aiix 

églises de Portneuf où l 'on a iitilisé la pierre, ici, on 
conserve le même priiicipe en remplaçant les maiSriiiux 
plus nobles par un revêtement plus économiqiie. L'église 
posskde une structure en bois pliitôt qu'en maçoniierie. 

Le décor interieur de l'église est assez typique de la  
productioii architecturale de Bussières. En revanche, elle 
figure parnii celles qui sont le mieux conservées. Trks 
peu d'éléments ont i t é  retrarichésde I'enseinlile qii i a i l é  
entretenu de façon exemplaire (boiseries. bancs. etc...). 
L'intSrieur compte parmi les belles rSalisations de 
Bussières. Bien que l'architecte n'ait jiimais coiiçu deiix 
inlérieurs d'église idenriques. elle possede une resLcni- 
blancc évidente avec l'église de St Thuribe de Portneuf 
construite en 1898. L'kglise de Sr Ludper prisente tou- 
tefois une version nettement plus ornementee. 

L'archirecte Bussières est un bon exemple de ces 
architectes québécois pour qui la tradition classique est 
une source inépuisable d'inspiration pour le décor inté- 
rieiir de ses églises. Sans être très niiclacieiises, elles o~i t  
une harmonie et un souci du détüii qui ont i t é  garanrts de 
lcur succès aupr&s de In populniion. M. Bussikres eur h 
peine le tenips de voir coinment Edmond Audet avait 
réalisé son oeuvre. Ii est décédEB Québec en 19 16. àgS de 
seulenient 47 ans. 

Quelques notes biograpliiques de Edmond Audet. 
Edniond est né ii St-Gervüis, i l  est Ic Fils d' Augusiin 

Audel également const rucieur d'église. A la mort de son 
père, c'est lui qui terruinera l'église de St-Sébast ien, i l  n 
aussi h son crédit celle de St-Samuel, St-Mkiliode et St- 

Ludger. Pour cette dernière il fut secondé par Alphonse 
Bouliinger, 1i:ibile rrieniiibicr de nolre paroisse. 

Ori dit dlEdiriond qu' i l  est un homnie hoiiriête, doue 
cl' un c;iriiciki.i: iiccoiiiodiii~t, d'une h ~ b i  l e i i  consomrnée. 
I l  ri'r'si FIS ci~p;lble de füire d r  mauvais otivrnge et 
j';~joutrc.iii clu'il i i 'ei i  !;lisse pas faire. 

Touie I;I  sçi i l~ t i i re ;i i.té faite à la main et laniinSe à la 
f tui l lz d'or. 

Uiie t'ois les traviiux terminés Urie leiire d'apprécia- 
tion fi i l  envoyée i l'entrepreneur. I I  est proposé par 
Edounrd Be;i~idoin et secondi. par Joseph Bouiniiger que 
la paroisse recoiliioisse que, Edmoiid Audet a Fiit du bien 
beau trovuil. 

Pour les aniiGes de 19 12 ii 1 9 15 le coridju leur de son 
Eiiiirience lelicite In Fabrique pour si1 sagesse. et la 
pi.uderice ;ivec lesquelles ses biens sont adtninisrrés. 

Les paroissiens, dit-il, ont droit d'être fiers des déve- 
loppeiiicnisqu'ii pris leur paroisse qui est maintcnant une 
belle et boiiiie paroisse rriunie d'iiiie kcole tenue par des 
religieuses et posdd;iiir une église ires propre et parfai- 
teiiieiit i~dilptée aux besoins des paroissiens. 

M;iiiiicnaiit il reste à veiller à l'entretien régulier, 
pi-ehqu'à ch;iclue ~ii i i iée an procède à des renovations, à 
des ;ijoiits pour plus de confori, d'esthétique et afin de 
rendre nos solenniiés plus grandioses. 

Piirnii le.\ 1iIt ih iiiiportiinies notons qu'en 19 13, on 
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procède à la  bknédiciion du magnifique chemin de croix NOTRE PATRON 
que nous avons encore aujourd'hui. 

En 1940, L.P. Jolicoeur a électrifié l'église qu i jus- 
qu'ici Ctait éclairée par un Delco. 

En 1945, on installe un système de sonorisation. 
En 1950, des travaux majeurs sont effectués. Vu le 

manque de bancs, on allonge les jubés, on rajeunit 
l'intérieur de l'église et de la sacristie: lavage, peinture, 
vernissage. Ces travaux sont confiés à A l  béric Bilodeau 
entrepeiieur-peintrede Ste Marie. L'église s'est fait belle 
pour l'ordination d'un de ses fils l'abbé Lucien Moriri le 
25 juin de cette même année. 

Depuis 1952, la statue de St Ludger irône devant 
q5 

l'église. Ln m h e  anntSe, on refait le système de chauf- 1 
fage au presbytSre au prix de $2,900., le tout entièremenr 3 
payé par un bazar. 

En 1964, on refait le brocliage et on achéte des 
lustres. 

En 1969, un vent de modernisme est pass6 dans 
l'église, outre la  nouvelle liturgie, la  Fabrique s'est 
départie de la tablt de communion et de la chaire, 
plusieurs ont regretté l'absence de ces souvcnirs du 
passé. Une table d'autel face au peuple et un ambon ont 
été ajoutés. 

En 1977, grâce à un projet Canada au Travail et d'iine 
subvention de $25,000., les gens dela paroisse effec tuent 
le lavage de leur église sous l a  direction de Jean Ferliind 
de Sie Marie. 

L'extLrieur est repeint h quelques reprises de même 
qiie les ouvertures. Celles-ci ont ndcessite des r&par;i- 
tions pour $1 8,000 en 1989-90. 

L a  dernière réparation du perron remonte en 1982 
par Patrick Boucher d' Audet au prix de $14,995. 

Les ajouis les plus dispendieux soni sans doute les *--2 rd '"7 !- - . --. 

sysikmes de chauffage. Ils ont éte niodifiés à plusieurs y- A ---- w 
reprises, les derniers remontent eri 198 1 par Poulin et J ~ ~ i  
Lacroix de St Georges, ail coût de $19.875. Siatur d ï  ~ t - ~ , i x ~ g c i -  sur l e  i i ia î t re -aui r~  

En 1978,on fait de grandes répanitions au presbytkre 
tant à l'intérieur qu'à I'exiétieiir, coût: $38,525.. II a 
gardé toutefois son architeciure datant de 1895. I l  a éié 
témoin des premiers espoirs d'une paroisse naissante. S i  Ludger a21Sdoiine pour patron à. noire paroisse en 

En 1985, changement pour la bi-energie au colit de souvenir de I'abbS Ludger Têtu compagnon d'études et 
$22,000. Ce sont Philippe Mercier et les Petroles Boul& aini de son preri~icr riiissioiinuire Samuel Garon. M. 
de Lac Mkgantic qui ont exécuté les travaux. Hydro- LudgerTEt u, frkre de Mgr  Heriri Têru, se noya le20jui I let 
Quebec a donné une subvention de $9.749.25 et un pret 1 876. 
de $8,250 sans intérêt payable en 4 ans. Quelques noies biographiqiies de notre saint patron. 

Poiir garder notre église chaude, on a eu recours 3 Ludper naquit eri Frise en 743. À 14 ans, il rencontre 
Isolat~ons Grenier de St  Ludger à quelques reprises. siiirit GrSgoire qiii lui donne 1' habit nionasr ique. 

Un beau tapis rouge, don des paroissiens. donne A 24 ans, il esi diacre. et prsrre à 34 ans. 
beaucoup de splendeur et d'éclat dans le sanctuaire. Luclger est un b i t  isseur d'églises, c'est pourquoi il 

Les paroissiens ont raison, àjuste titre, d'être fiers de est ioujours reprkseriik avec une église h ses pieds. 
leur église et sont reconnaissants aux ancêtres d'avoir À 59 ans, il est nommé évêque. Doué pour les 
construit ce temple, témoin de tous les événements im- Gcri~ures, il clonne ious les jours des conférences et 
porranis de nos vies. prar ique cle grandes mortifications. 

Deo Gratias. Ses revenus d'eveque et ses biens persoiinels passent 
en aumônes. II continiie son travail apostolique et ses 

( 1 )  R~'t;rences:J.A.Ricizrir~~,Historiqiierleinpnroiss~ fonct ioi issacr~esjusqu'audernier jourdesriviequi  
de SI-Sébastieii. arriva cornine il I'avaii annoncé, le 26 mars 809. 
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L'éreciion civile eur lieu en 1900. 
L'érection canonique se f i t  beaucoup plus tard. Le 

premier curé, Télesphore Soucy. n'en avait pas fait poiir 
lu i  une priorité. Tanr qu'au curé Giirneau, il se iroiivait 
bien deconduire sa p:iroisse seul tout en prenant toutefois 
les conseils des syndics. 

Depuis quclques années cependarit, les gens iiisis- 
taient pour que leur paroisse ne soii plus considérée 
comtlie "tiiission". 

Le  15 octobre 1932, la priroisse naît c;inonirjuenient. 
Le texte suivant nous apprend coninieiit s'est forink 

le corps de niarguilliers. 

Le 4 décembre 1932- élection des premiers nirir- 
gui1 tiers. 

Les anciens sont: OmerGiguère, Esdras Etourne;iu, 
Alfred Gosselin et Florian Lessard. 

Les marguilliersde l'oeuvre sont: SinnislrisRoclrigue, 
Josepli Boulanger et Georges Rodrigue. 

Liste des marguilliers de 1 932 ü nos juurs: 
1933- Majorique Giguère 
1934- Alcidas Duriias 
1935- Zéphir Blouin 
19311- Athanase C:irrier 
1937- Honoré Begin 
1938- Joseph Gilbert 
1939- Alfred Gilbert (pkre) 

Aux ndl lmi  d i  h p m b i i  üu SslnC-Xx-r d. I a u a e ,  Silut e t  Btnt- 

l o t l o a  n a  I & L n - * i g m u r  ec Uerla Ieraoul4,. 

A C t s a  W. noir. 4 lürai  @ q u 1 8 ~ L b r  l e u  L'ooCobm i t l  m a  asot 

rnnti4ur.  i b a m d  L L pmïmme 4. Siinf-Lu&g.r 44 Bernoa. e r i i t i n t  

10 t u  a-III. ~ o ~ t - p ,  L * ~ X ~ . U O O S  O ~ O U I ~ U .  

A t t a l u  qui pw i o r p l b t o r  l lor#uIbi tLOa dm c e t u  plraima.. 11 t i u t  

Ii vnw*iLr &*wu oorpr 60 l ï u p l l l l . r m ;  p u  e o l t  w ~ 4 .  svao l e  nicl 

I ' y  - i n i i t n r  Iis b l e u i  a. I l E s l u * :  

o a o 4 q u i i a .  BDW rC61d o t  ordom4 rc pnr 14. p r d a e n t i s  rl- 

d o m  i t  i*&xuma a i  quI iul t $  

1. Li p i m i a r  I l u m b -  iprbo lm publlomtlon 6. La pdmbnt*  0-nnin- 

si,  Lr p r o S i d i s a  6i S r W L - w r  m*aiwrbl*rsnb i u  11-m e t  L l'hiuru 

Urimlnh  p r  h u r  hiil, n t  g r ~ o l L m r n t % t ,  imw Ii primmmam ai 0 .1~1-a l ,  

mn mou & sepl &'enCm i ~ r x  qul I o r m r o n t  1. mrpi 4. ~ w ~ l l l i o r r i  di 

baita p r n i i s a ,  1.~1 J ~ u l r .  de, drWCi it p r 1 r l l b b . s  AoaL }opiam.ol 

Plinlri des niarguilliers au départ du curC Garneau et du vicaire 
Quirion en wptenihrr 1936. 
I o  rangEc: Majririqut: Gigiiérr, Liicien Qiiiriori vicÿirr, Charles 
Henri Garneau curl:, Alïidas Duriias, ZGpliir Iilouin. 
2e rangGe: Jrt.wph Iioul:ingrr, Alfred Crissrlin, Orner Giguère, 
C;rnrgrs Rridrigur. 

1 940- Joseph Pari  
194 1 - Joseph Dallaire (iridusiriel) 
1942- 0bc;ir Lapierre 
1943- Orner Letournenu 
1944- Léori Morin 
1945- Alphonse Boulanger 
1946- Odias Bégin. soli terme fut terminé 

par Léo Fecteau 

Fr.. ar  leur O&. l e  p r i o r i  t k  &ni 1. bsno s s r i  btlommi obtenu 

pnep ida  ~i nonbrr Oe voir  o b t i n i e a  p i r  ahamun: 

J .  hi puutre  kutrca  w r n l ~ a l m i  d l w  ooroet o o n a i a d d s  a i m a  U- 

01- W ~ l l l i e m ,  i i a i a  m a t e m n t  6 l i < i b l i a  o o m r  Emruul l l l s rm d i  

bura  : 

U. la. ausrna a l a o C 1 0 n e  bs U!r@lilllnrn ae feront e u i a l  p u  i e a  pm- 

m i i i i e n i .  a r l m  10 d m l r  00-n. 

5. n n'y a- p u  xoiira a8 WU h r m i l l i e n  &JU is 8 M o .  e t  tou- 

Jour. h pluri s m l c n  O a m  l u  W a r p i l l l l i r  bn o k r g a .  

ilour es-N ~ ~ i s  touia* k a  hLeotlona &a U w g u l l l i i r m ,  A 3bLnt- 

Luduor. i r  I e m n t  &ne In a h r l  td .lm p h l x  i C  Ii oaueoPdi .  e t  sus. 

auetout. l'on smrs ae  mrtm n u 4 o e u r  da tait repr i t  d e  g u t l .  pmr 

n ' i v o l r  en n i n  *us l a  h i a n  o ~ l r l n i a l  r c r m f t r i i l  Le IA p r o l a s m .  

lori h w d a a i u  ordoareno* - p u b l l i e  au prûai da l a  Meai. p i -  

miiiiuli. deni 1'wUaa da SaLiir-Luyr de Dawa.. 1. r e r l r r  dlaarshr 

i p d i  r r é o e p t i m .  p u i i  dspoad lei arolirem de Ir h b r l s u e  peur 

iua l ' o n  p i i  l a i  y r a i n u l r  au Doaiin. 

maal h Wcho.  a m v a  Nos aiinh a l  aoeiu ,  8 t aOi4 l a  001akr3saLns &a 

ohMml4.r l u  U m h e .  le puI l?z iha  Jour mol. 4'detObr. m i 1  n.Ui u o n t  

tlullf i 4 4 g X .  

Par manliiinf 48 S.E.- l ~ h r a h ~ r t p u i .  

&/L+$&T _-. 
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1947- Achille Godbout 
1948- Alfred Cliche 
1949- Pierre Carrier 
1950- Emile Carrier 
195 1 - Gaudiose Dallaire 
1952- Pierre Gobeil 
1953- Georges Gagnon 
1954- John Poülin 
1955- Joseph Dumas 
1956- ArchClas Pépin 
1957- Gaud ias Roy 
1958- Honoré Bégin 
1959- Adtlard Carrier 
1960- Lucien Cliche 
1961- Noël Carrier 
1962- Adelard Faiicher 
1963- L. Philippe Boulanger 
1964- Désiré Begin 

1965- Nouvelle loi des Fabriqiies. I l  y nuru irulinle- 
rmnr 6 mrguilliers donc le 19 décembre J c i ~ x  
mnrguiiliers seront élus. 

Addard Faucher et L.P. Boulanger élus pour 
un an. 
Désiré Bkgin et Aimé Lamontagne dont le 
terrne sera achevé par Wi l f r id  St Pierre élus 
pour 2 ans. 
Henri Ls Dallairc et Ludger Godbout élus 
pour 3 ans. 

1966- Léopold Mor in et Roland Roy (village) 
1967- GCdéon Fi l l ion et Wi l f r id  Létourneau 
1968- Albert Gagnon et Jean Baptiste Boulanger 
1969- François Roy et Rosaire Boulanger 
1970- Parrick Dulac et Rosaire Carrier 
197 1 - Télesphore Boisvcrt et Gérard Beaudoin 
1972- Joseph Aimé Lacroix et Edouard Faucher 
1973- Etienne Mor in et Gi1be.n Gagnon 
1974- Joseph Blouin et Arthur Robert 
1975- Henri Paul Faucher et Bernadin Bégin 
1976- Paul Nadeau et Rkjean Létourneau 
1977- Georges Rodrigue et Raymond Robert 
1978- Réginald Gagnon et Henri Paul Lessard 
1979- Viateur Vallée et Jean Roch Fecteau 
1950- Raymond Roy et Germain Fluer 
198 1 - A l  iette Dumas et Claire Fecteau 
1983- Aurélien Lachance et Raymond Mercier 
1 983- Laval Carrier et Jean Louis Pépin 
1984- Thérèse Boulariger et Lucienne Lamontagne 
1985- Clément Mercier et Isidore Nadeau 
1986- Jean Guy Roy et Louisette Fecteau remplacée 

par Gisèle Grenier 
1987- Lucil le Faucher et Mariette Fluet 
1988- Michel Fil l ion ei André Gagnon 
1989- Félix Destrijker et Nicole Fecteau 

Marc André Poulin terminera le terme de 
Michel Fi l l ion 

1990- Solange Robert et Danielle Carrier 

VOEUX DES MARGUILLIERS 
E n  1 892, l'abbé S. Deschênes est nommé desservant 

et en 1896 s'ouvrent les registres de la "mission de Saint- 
Ludger" qui devient des lors une paroisse reconnue 
civilement; et le le sera canoniquemenr en 1932. 

En 1992, les marguil lières et marguilliers de Saint- 
Ludger, comme tous Ies autres groupements de l a  pa- 
roisse, s'associent avec fierte h la  célébrat~on du cente- 
naire. Nous sommes heureux de commémorer notre 
püssk, d'en saisir l'évolution et de placer nos pas dans 
ceux de nos pridécesseurs afin qu'initiant les change- 
ments nécessaires, nous continuions 3 vivre le présent et 
préparer l'avenir en faisaiii face en communauie aux 
responsribilirés iiccrues qui nous seront confiées par le 
regroupetiient des paroisses. 

Ik rc  rüng6e: Daiii~llt. Carrier, Solange Roticrt, Nicole Fecleau. 
2e ruiigL:e: Aiidré Gagnon, Marc Andrt Poulin, Jacques Feland, 
curé, e t  Frlix Dcstrijkrr. 

LE CIMETIERE 
Le premier cinietière &air situé face au presbytère- 

chripelle sur les terrüiiisqu'occupent aujourd'hui Bernadin 
Fecteiiu, Aiitonio Roy, Joseph Blouin, Raymond Mercier. 
Le  premier 2 y 6tre erirerré fu i  Richard Giguère le 18 
ju i l lei  1896. On obtint la pern-iission de M g r  BCgin. 
I'arrangeineiit pourcet end roi t n'était poscncore f inal id .  

En 1904,iI aStéapprouvéparleconseiId'hygiènede 
changer le cimetière de place. Au priritemps, à la fonte 
des neiges, l'eau minuii le sol et d~couvrair des coins de 
cercueils. Des plaisantins jouaient aux revenants pour 
effrayer les gens. On exhuma et transfem ainsi prks d'une 
centainede personnesdriiisun nouvel endroit qui paraissait 
éloigne 3 l'&poque. Aujourd'hui on trouve qu'il n'y 
aurait pas eu un rneilleur site. 

Au  début des années 1900, on enterrai1 les morts en 
hiveret ça jusqu'en 1915 où l 'on construii un charnier au 
prix de $100. 

En 1920, la Fabrique achete deux corbillards, un 
poiiradiilre et un pour enfant, au montant de $400. "Ils ne 
soiit pas neufs nuis tr2s convenables" selon le curé 
Soucy. 



Ces cloches seront pourvues d'un système de Bat- 
tants RSiro-lanc.6. ainsi qu'uti jeu de marteaux de 
iiiirenient. 

Ces cloches seroni fiiites avecdes métaux de premier 
choix, cuivre rouge pur et &in fin: elles donneront les 
noies justes s:iiis ciucune espèce de retouche aprSs l a  
coulke. 

Garantie de I O  ans. 
lnstiillation nu clocher à nos frais et risques. 
liiscript ions: Le.; iiisci-ipt ions seront placées gratui- 

tt: nient sur les cloclies suivant une liste foiirnie par Mons. 
le curé. 

Iére cloche: MI 
Noni: Jesus; Benoît XV; 
Iiiscriptioris: Coeur-Sacré de Jesus, j'ai confiance en 

Priiicipiiux don;iteurs: MM. S.R. Page; Romain 
Dcilliiire; Anthiiiie Faucher; Nripoléoi~ Lapierre; Docteur 

Efligies: Le Christ; Le pape; Le Cardinal %gin; La 
Foi, 1 '  Espéniiice et Iii ChiiritE. 

2e cloche: FA# 

En 1948, érection du calvaire. 
Le cimetière a été agrandi A quelques reprises puis 

drainé. On y a construit un nouveau charnier. Un cinie- 
tière bien entretenu est à I'imiige du respect que l'on porte 
envers ses disparus. 

Dans notre cimetière, le long de la clôture de gauche, 
quelques saules veillent sur la dépouille d'un jeune 
hommede 17 ans,ErnestGiIbert. A lamorî decedernier, 
le 27 mai 1924, son pkre Alfred, planta ces arbres en 
l'honneur de son petit gars qui les aimait tant. 

LES CLOCHES 
Cloche rrrgei?rNte 
S ~ i r  la colLirie 
Elle &mine 
Toits P I  rnoissons 
El dès l'aurore. 
Sa voix sonore 
Duciel implore 
b~ précietlx dons. 

Le contrat pour les cloches a été passe le 21 janv. 
1921. 

Entre Eniile Morissette ltée 
Reprc'sentants GdnCrriux de la 

Fonderie de cloches Les fils de Georges Pnccard 
Annecy-le-Vieux 

Haute-Savoie, France 
et 

L a  Fabrique de. St Ludger de Beauce 
Révérend Mr. Pierre A.  Dion ptre curé. 

Nous sousignés Représentants-Genéraux de Ia Fon- 
derie de cloches Paccard, nous rioiis engligeons ii fournir 
et installer dans le clocher de St Liidger: Un carillon de 
3 cloches Püccard Ml, FA#. SOL# d'un poids toial de 
5,750 Ibs environ. 

Noiii: Marie; Louis-Nazaire; 
Insci-i~itiorih: O, Milrie, conquesanspéchE. priezpour 

nous; 
Priiicip;iiix donateurs: MM. L.M. Veilleux; Tliornas 

Ti.6pniiier; Eleiicippe Bergeron; Adolphe Bolduc; 
El'ligies: Le Chrihl; La Vierge Iminaculée; St-Lud- 

ger (si possible); Sie-Anne; 
3e cloche: SOL# 
Noiri: Joseph, Paul-Eugène; 
J~iscriptioiis: SI-Josc~ih. Piitrori de I;i bonne mon: 

priez pour iious; 
~ ï i n c i ~ r i u x  doriateurs: MM. Octave Dubé; Auguste 

Bizier; Josejih Giguère; Jean Trudel; 
Ei'1îgic.b: L e  Christ; St-Joseph; SI-Jean-Baptisre; 

1 '  Aiige-Gardien; 
Prix: MI $2,362.00 

FA# $1,566.00 
SOL# 5 1,174.50 

pour un tot;il de $5,002.50 
Toutes les iiixes du gouvernemeiit comprises. 
Les tninsporth par voitures de la station ù l'église 

serorit ;iu frais de la Fabrique. 
BCriCdictioii dcs clochcs 
Le3 cloches ont i t é  bénites le 8 octobre 1922 par Mgr  

P.E. Roy, la ckrkiiionie s'est dkroulée Ü 3 112 hrs sous une 
pluie battante. L e  curd d'alors est I'abbS Garneau. 

A cette occasion le preinier curé Télesphore Soucy 
est de la M e .  Les pnroissierissoni invit$s.jdonner la  main 
i leur ;incien c u r i ,  à t';tire soriner les cloclies moyennant 
une üuii~ôrie. Piei-re Lessard et Oiner Giguére voyaient 3 
iniiinienir l'ordre 5 la sonnerie. On ramasse $823.25. 

Pluhieurs pzrsoiines avaient éié nommées tant Li 
I'kglise que pour le banquet .j Iü salle du couvent. Mes- 
sieiirs le D r  Rou.iseau, le rioraire Veilleux, Réini Pügé, 
Eulicippe Bergeron, Rodolphe Bergeron, Donat Gaudette, 
Ediiioiid T:isctieretiii, Orner Bureau, Georges Lemieux. 



La bénkdiciion des cloches 

Le 1 1 octobre 1922: les cloches ont sonne pour le 
bripié.mede Fernande Dupuis, fille de Victoret d'Olivine 
Begin. 

22 riovenihre 1922: les glas pour les funérailles de 
Regina Gilbert décédie 1 20 ans, fille de Joseph Gilbert 
et Léda Ferland. 

A ceiie époque on sonnait les cloches avec de gros 
cr'iblzs ei ç;i jusqu'en 1963- année où on les munit d'un 
système klectriqtie. 

Le conifiii est donrié & Welles a CoLimiied de 
Qukbec ;iu prix de $7,500. 

LES SACRlSTAINS 
Le preriiier siicristein fur Ociave Dubk, vers les 

années 1901- soi) salaire était de $35.00 par antiée. 
Se sont succtrdéi;: 
Koméo Carrier 
Edrnond Bcrriier 
Joseph Therrieii 
Evariste Boisveri 
Emile Part, le sacrist:iiii devra en plus creuser les 

foshcs et rerniser les corbillards. 
Vulkre Roy 
Eiiiile Paré, et1 1959, polir une seconde fois. 
De tous 12s s~~crisi;~in.\, ce sont: Einile Paré e i  son 

épouse Noëllit qiii orii fait le plus long terme, soit une 
vingtiiiiie d'aiiiiies. 

L'abb2 Veilleux leur ii rendu lin bel Iionirnage, le 7 
scpieriibre 1975. 

"€11 riioii iioin et :tu noiii de tous les paroissiens. je 
veux dire ii M et Mine Einile Paré, nos rernerciemcnts e i  
riotre reconnaissiiiice pour leur dévouemeri t. Je penseque 
ce  soi.11 les piiroissiens qui ont donne le plus B leur 
fabrique. I l s  ii-iériteiit doiic la reconnaissance et I'esiinie 
di: ious." 

De 1975 i I 986 Jeanrie Morin dorine 1 1 ans de son 
ieiiips L I U  service de I'kglise. Maintenant c'est Laurette 
Bissoii Gngriori qui occiipe ce posie avec beaucoup de 
soin e l  d'npplicilrion. 

LA CHOKALE 
Le ch;irit et la miisique ajoutent une valeur spéciale à 

4 iios iiiesses et çtrt5nlonies religieuses dans nos églises. 
C'eh1 nu presby ière qui servait d'Sgliseàce mornent- 

li que le preiiiier h:irmoniuni fut installé. Amédée 
Rodrigue, venu de St-Eviiriste pour hiibiter chez nous, fur 
I'orgiiriisié. 11 r e p i  qiielques leçons dc musique de Mlle 

La rnoiii6r des cloches De.+iis, goiiverii;inte chez le Dr Rousseau. 
AingdGe pouviiit maî~riser B peu près n'importe quel 

Auguste Bizier voit aux cartes du biinquei. insirumerii de niiisiqile: violon, accordéon, piano er Iiür- 
Alphonse Boulanger pripare les chevülets, Alfred iiionica. I I  forriie Urie preiiiikre chorale et  enseigne le 

Trépanier les tables. gi-Zgorieii ü ~ i x  i~wssieurs suivan 1s: Joseph et Alexandre 
Les premiers sonneurs: Pari, Josephet Ocid\le Dubé, Alphée Richard, Gaudiose, 
Sianislas Rodrigue et Josaphat Poulin Edouard et Hervk Diillaire, Edmond Chabot et Jean 
Les prix qu'i l  en co0te pour les baprèmes: BLgiri. 
I cloche $1.00 Vers 1 90 1 , sous le rkgnede l'abbé Telesphore Soucy, 
2 cloclies $1.50 riotre preniicr curirésideni, on démzriage I'harmoniumà 
3cloches $2.00 I'iivoi~t de I'tglise (dans le transept) et s'ajoutenr deux 
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autres organistes: Sr Ste-Septirnie et Délima Dubé, fille 
de Joseph Dubé. 

AmUée chantera la messe de 6 1/2 heures tous les 
matinsdurant 53 ans A0,25$chacune lesjoursdescrnaine. 
Emile Par& fut un de ceux qui prirent la reléve de ces 
pionniers du chant. A l'ige de 25 ans, il était membre de 
l a  chorale et le restera toute sa vie. Les messes marinales, 
i l  les a chantées au-delà de 20 ans et i l  fut aussi directeur 
de chorale après le terme d'Amédée. 

Plus tard, on remplace l'harmonium par un orgue ;i 
soufflet installé dans le dernier jube de l'église. 

L a  première chordie de femmes h appreiidre le 
grkgorien fut formke par Sr Joseph, aidee de Sr Marie dt: 
la Croix. Ces femmes: Blandine et Simone Cliche, 
Adrienrie Gigukre, Jeanne et Yvonne Taschereüu, 
Antoinetie Domingue, Irène el Sirnone Dallaire, chan- 
teront dorénavant la messe et les vêpres avec les hommes. 
Plusieurs autres se sont ajourées au fil des ans; il est 
impossible de toutes les énumérer. 

En 1942, I'orguc h soufflet fur remplacé par uii 
instrument i?~ tuyaux au prix de 2 500.00$. 11 fait l'orgueil 
de tous les paroissiens. Cet orgue a 616 ache16 chez 
Casavant & Frèresde St-Hyacinthe. Une souscriptioneut 
lieu et, grâce à la générosiré des gens, on amassa la 
somme nécessaire. 

En 1953, l'abbé Conrad Gagnon, ainsi que plusieurs 
chantres dont: Wi l f r id  Dumas, Roger et Josepli Ulouin, 
Ovi la Pépin, Lucien Cliche, Armand Dumas, Albert 
Bellegarde, Jean-Baptiste Bégin, Armand Paril, Valère 
Roy, Fernand Lacroix, Bertrand Lessard, Gaby Cliclie, 
Victor Bilodeau, Jos. Fluet, Ernile Carrier (prof.) 
Bernardin Cagnon, Enii le Park et Philippe Labrecque, 
suivent un cours de chant gregorien sous Iü direciion de 
Claude Tessier de Si-Georges et, en 1960, des change- 
ments s'opèrent à ce niveau. Le grdgorien fait place au 
français devenant ainsi plus accessible 9 tout le monde. 

Si nous avons dans la paroisse une cliorale d'environ 
30adultes, ainsi qu'une bonne relèvede plusieurs jeunes, 
nous le  devons à Coletie Cliche-PCpin et Frince Fabi. 
c'est un travail qui deinande beaucoup de patience et de 
discipline. A l'occasion de fêtes spcéciales comme Noël, 
fête des meres ou soirées paroissiales. les répkiitions se 
succèdent durant des semaines, toujours bénkvoIemenr 
et cela depuis plus de 30 ans. Nous leur disons Bi-avo et  
Merci! 

Après 50 ans, notre orgue a besoin d 'un  
rajeunissement. C'est avec l'accord et lesdons de tous les 
paroissiens que s'est concrtriisk le projet. Des specialistes 
l'ont dkmonté pour un bon nettoyage ail coût de 16 
000.(}0$ Nous souhaitons que la génération future eri 
jouisse encore longtemps. Parait-il qu'aujourd'hui i l  
vaudrait près de 100 000.00$. 

Voici  les noms de tous les organistes en plus db j l  
mentionnes plus haut: Marie-Paule Taschereau, Pauliiie 
Lacroix, Raymonde et Chantale Leblanc, Sr Joseph. 
Naiicy Létourneau, Johanne Blais, Brigitte Boulanger, 
Yves Pépin. Lise Blais, Joël Beaudoin, Hélène Roy, 

Dany Morin, Diinie Gagnon, Daniel, Marcel et Vicky 
Grignon. 

Une jeune relève. sous le direction d'Hélkne Roy. 
assure une continuation. Mélanie et Caroline Vall6e, 
Piitricia Mercier, Caroline Fluet. Guy Mathieu. Isabelle 
Fluei et Marie Beaudoin. 

Félicitntions! 

LA D ~ M E  LE SUPPLÉMENT 
ET LA CAPITATION 

"Droirs PI ( l l , ~ e s  ~ I I ~ L ' ~ ( I S  à ~ ' É ~ ~ i s e f i d è i e m e n t . "  
A coinpterde 1892. lescolons habitants de l a  mission 

de St-Ludger doivent payer leur dînie et copi tation à leur 
pi.21 rc: desservari t .. 

Les coloils donnen I la 26C botte de foin, le 26" minot 
cle piliates ou de grairis. S'ils ne retirent pas sufisamment 
de revenus de la terre, ils donneront un supplément soit 
en jouriides de ir;ivriil ou en argent. Les autres familles 
qui iie vivent p i s  des revenusde Iri terre donnent quelques 
dollars et, un peu plus raid, un toux de cinq dollars sera 
fixé, et ce jusqu'eii 1944. 

Li: I 1 ju in  1944, CI Urie iissemblLe des marguilliers 
ancieiiset nouveiiux, i l  est proposé par Georges Rodrigue, 
secorid6 par Jo.seph Dallaire, que deniaride soit faite au 
Cardiniil Villeneuve pour que 13 dîme, le supplément et 
1ü capiiiliioii soieiit remplacés par un rriodc de taxation 
scloii I'kvoliiiiiioii du rôle de la Commission Scolaire. Un 
rôle unifortne pour route paroisse où il y a trois munici- 
~iiilitis ;ivec rôle di frirent pour chacun. 

I'nsseiiihlde accepte à I'unrininiité cetre résolution 
~ n l i i b  soii hiiite cepeiidüii t que le taux être f i x i  ne depasse 
piiS ciiicluante sous du cent dollars d'évaluation et que le 
i i i i i i i  tiiuiii d'dv;ilu;iiion soii de cinq cents dollars. La 
rtrsolulion est iipproiivée pour trois ans titre d'essai. Le 
taux t ixé est (le qii;irüiit-cinq sous poiir cent dollars. En 
juil lei 1947, or1 reiiouvellz la formule pour cinq ans. A 
comprtrde 1047, uri tarif uniforine est utilisé polir tou t le 
iiioiitle. 

PREM I  RE RÉPARTITION 
I O  octobre 1937. L a  dette de la Fabrique s'élève h 

$28.849.44. 
Coriiitie les recer tes couvrent à peine les dépenses, 

M. le curG et les marouiIliers de l'oeuvre et Fabrique f 
deniarideiit I'aii torisiit ion 1 M. les Commissaires civils 
di1 diocèse de Quebec pour obtenir la permission de 
prélever par cot istir ion ct répartition sur les francs-ienan- 
ciers propri&t;iires catlioliqiies romains, de terre ou in-i- 

rneubles i inposiibles. On rrlduii i i t la dette de $15,000. 
p;iynbleen 1Onils-2 versementspnrannéesoit le lerrnars 
et  le I er septeiiibre. 

Les propositions sont adoptées par la plus grande 
inajori tr l  des hnbi tants francs-renanciers soit: 77 pour, 30 
conire. 

A I i i  réiinion du 7 novembre 1937- 
Monsieur AriiZdSe Rodrigue est engagé comme se- 

ciatiiirz de3 inarguilliers et percevra les versements de Ia 
i-ipüflition. 



Celte première répartition a rapporté $1,498.44 en 
1938. 

En 1950,deuxième repanition au montant de$IO,ûûû. 
payable en 1 O ans à raison de deux versements par année 
a étk acceptCe à l'unanimité. M. Amédée Rodrigue per- 
cevra de nouveau les versements. 

Aujourd'hui. les revenus ordinaires, plus les dons 
des paroissiens permettent à IaFabriquedes'autofinancer 
et d'avoir une réserve en cils d'imprévu. 

B I B L I O T H ~ Q U E  PAROISSIALE 
La bibliothéque paroissiale a été inaugurée à 

l'automne 1938. Quelques centaines de boiiquins dispo- 
sés dans des rayons à la sacrisrie. En ocrobre 1939. 530 
volumes étaient (I !a disposition des 10 1 familles qui s'y 
étaient abonnées. 11 en coûtait $0,03 pour un livre, $0,05 
pour deux livres par semaine, "payer comptant". 

Le curé Lévesque disait du haut de lachaire: "Aboii- 
nez-vous! cela entretient le peu de savoir que vous avez 
appris à l'école. Instruit, distrait." 

De bons souvenirs nous sont restés de ces livres lus 
par nos parents, notainment Robinson Crus06 et son 
fidèle Vendredi, Genevièvede Brabani, etc ... Nous Siions 
bien impressionnés par ces rkcits. 

LA SALLE PAROISSIALE 
k26janvier 194 1, lesd~marcliespourlaconstructioci 

d'une salle paroissiale se coiicrktisent. L a  Fabrique a 
reserve u n  lerrain de 90 pieds x 225pieds Ir: lorig de la 
ligne chez Adolphe Bolduc. 

La Cie Breakey pour sa part offre 20,000 pieds de 
bois. 

Au prône le curé Lévesque annonce: "Corvée pour 
toute la paroisse pourcouper le bois. Voir AugusteBizier 
pourexplications, coupez proprement, roppezh 5 pouces. 
Chaque r ing a une journée d'assignée: 

Rang 2 Florian Lessard 
Rang 1 ,  N.O. Georges Rodrigue 
Rang 1 ,  N.S. Joseph Gilbert 
Rang 1 ,  S.O. Napolion Lapierre 
Rang 1 ,  S.E. Evüriste Boisveri 
Rang 9, Honor6 Bégin 
Bus du V I  et VI1 
Haut du VI, VII, XI  et XI1 
Je serais humilie pour vous et de vous, s'il fallait 

priyer pour couper le bois qiii nous a été donnC et 3 notre 
pone. 

"génGrosiii e l  fierté" 
t e  23 nov. 1941, le centre paroissial est a peu près 

termirlé. On pripart: lin bazarqui durera troisjours, tirage 
d'uri poney. Cliiique ramille se doit de participer. Les 
profits nels ont Stt5 de $400. Magnifique résultat si l 'on 
considtire q u ' i  l'époque les quêtes du dimanche ne 
dépassaient pas $ I O dollars. 

C'esi M. et Mri ie.  Joseph Gilbert qu prirent soin de 
cette s;ille, y füire le niénage, l a  chauffer pour les occa- 
sioris où les geiis eri avaient besoin. 

Comriie disaii le curé: "Les gens du village vous 
loueiit uriz place d'eciirie, pas leur maison. L a  salle 
17aroissilile est polir vous, servez-vous en!" 

C'es i  ai i i s i  que It: tliiiiiinche matin, ce centre étai; le 
rci~dez-vous des persoiines éloignées. venues à la messe 
dr: 7 heures Iioiir se cortresser ei coinrilunier. On s'y 
rendaii dkjeuiier, au gnind pliiisir desenfants, de biscuits 

Lasalle paroissiale. En premier plan, monsieur e l  madame Jusepli Cillicrt dcs i t i v i t f s  



secs et de. quelques biscuits au chocolat acheiés à I'épice- 
rie de Mme. Louis Hamel, en attendant la messe de 9.30 
heures. 

Ce centre a été l 'objet de bien des inanifestaiions 
populaires. 11 a aussi servi comme salle de cours, 5 
l'industrie du jeans "Ray Boisverr", puis il fu t  converti en 
maison à appartements. 

QUELQUES BRIUES DES PRONES 

3 septembre 1899- Suivant la coutume ktablie, le 
catéchisme comniencera l / 2  heure après la niessc suivi 
des vêpres. 

8 octobre 1899- Quand la cloche tinte à 9 112 hrs, 
heure de la  messe, il faur entrerer remettre après la messe 
les affaires ou l'envie de parler. J'ai quelques reinarques 
A faire à propos des danses, plaies dans Urie paroisse. 
Ceux qui veulent jouer avec le dkmon sur la ierre fie 
peuvent espérer Erre r&coitipensé par Jésus Chris( au ciel. 
Le dkmon vous fera danser aussi un jour. 

34 dkcembre 1 599- Reçu $ 1  5 pour des c1iaiidelier.i. 
Merci au nom de l'Enfant-Jésus. 

31 mars 1900- N'oubliez pas de faire au moins I I 4  
d'heure d'action de grâces aprks vos comniunioi~s. 1 I y en 
a qui sortent trop vite. 

14 avril 1900- Les parents ne devrüierit pas prêrer 
leur voiture à leurs jeunes gens pour les laisser s'nmuscr 
le dimanche aprés-midi et une grande piirtie de 1;i nuit 
sans savoir où ils vont. 

5 mai 1900- Nominat ion du l e r  connétlible 
(connkiable: mor employé pour consrable) , Thorni~s 
Gilbert afiri que le bori ordre rkgne en arrière de 1i1 

chapelle; afiri aussi de vous avertir quand i l  est temps 
d'entrer. II rie souffrira pas que les gens resieni dehors 
tant qu'il y a u n  de la place daiis les nIl6cs. (selon un 
article de loi 560). 11 sera suivi de Louis Gaiaiit. 

Nous ferons une collecte pour le lavage de Iii chii- 
pelle. N'oubliez pas votre .IO cts. 

9 juin 1900- PEleririage à Ste Anne, le train piirtiia de 
St Samuel vers 8 hres du soir. adulte: $1.75, enfants 
$1 .Ml. Tâchez de voiis confesser avl ini  de partir. 

14 juillet 1900- Après la inesse on veiidra à la cri& 
le foin du cinietière pour les àrnes. 

1 I novembre 1900- Je prie les personnes qui oiit 
battu leur grain de vouloir bien apporter leur diine. 
surtout l'avoine, je  l 'a i  vendu et je  devrai la livrer avant 
longtemps. La collecte du dimanche: $3.55 

6janvier 1301 -Beaucoup d'enfantsmanquerit l'école. 
Ladistance de ui i  mille ou un mille et demi n'es1 plis uiic 
raison, quand i l s  sont en bonne santé. 

L'église est neite, ne pas chiqueret crriclier par rerre. 
1 septembre 190 1 - La côte de l'église es1 ouverte. 
13 octobre 1901- Requête pour demander la malle 

rous les jours. 
Dkcembre 1902- Vente des barics. Les bancs le long 

des murs vis-à-vis les ctiassis n'auront plus à soiiffrir de 
l'eau quand les chassis dégèlent. Nous cliüufferoiis assez 
pour qiie les cliassis degèleni avant la messe. 

IO décembre 1902- Arrivée du premier médecin. 
1927- Victor Delaiiiarre homme foort du temps vient 

à St Ludger. 
1928- Surveillez vos jeunes filles! pas de sortie en 

auto, fr4quentiitionen prtserice des parents. l'asde veillée 
en se teiiant par la niain en tête 3. tête. I I  y a des êtres 
erfroi~tés et dangereux dans la paroisse. Les jeunes filles 
font les 314 di1 chemin et çoiirent après le danger. 

1933- Seulcinerit 49 bapiêmes??'? 
13 niai 1934- Bénédiction de 4 croix de chemin: 

Chez Henri Louis Provosr, Athanase Carrier, Edouard 
Bciiudoi,i et uiie daris le  X I  rang. 

Octobre 1936- Pour la visite p;iroissiale: À l'entrée 
du ciirtf, ious i genoux tournés vers 13 croix ou une iriiage 
de la Sie Fainille. 

0ctobi.e 1936- QuGte dii dinriianche $6.68. Nous 
.ioniiiies loin d'un .cou par personne. 

Noveiiibre 1936- Ce que j 'ai  rernarqiie B 1a visite 
piii.oissiiile. Qiielclues firiinles et jeurirs filles vêtues de 
f;ic;on iiicoriviii~;iiite- irop dGco)lci~es, robes sans man- 
ches oii inniiclics çoui-ies. Si l'on se revêt ainsi qiiand l e  
riiinisire du Seigiieiir nous visite, i l  est facile de deviner 
le clesh;ibill2 1iiibitiit.l de ces femmes et Fil les. Mauvais 
exei-i~plcs et  ~~ i i i id : i l cs .  

6 diceiiibi,r 1936- Pour 125 bancs, i,e rile demandez 
piis de ci.Sdit. iioiis rie pouvons pas en h i re.  

30 dSçénibre 1936- Patinoire. Je iie suis pas opposé 
U ce clii': les jciiiies geris p;itine~ii. J'üinie mieux les voir 
pii~ii ier, s'aiiiiiser, que de les voir vagabonder, iëier, 
ciiuser du disordre. De 121 à dire que j 'approi~verai tout ce 
q i i ' i l  poui-rait y uvoirde rt5préhensible sur la patinoire ou 
iiiix ;ileiitoiirs il y n uri ubfme. 11 e.st bienentendu queje ne 
ioIirc.i.üi pas siir Iii glacc et aux envirorisde la patinoire les 
réunioiis de jeiiiies gens et jeunes filles. Une jeune fille 
qii i se rrspecie ii'ira i l a  piiiinoire que d ~ n s  la journée 
avec des Ii lles: N'oubliez pas que les sacreinents seront 
ret' i iks à ceux qui se meitrnt dans les occasions de 
pCçher. 

17 d6ceiiibre 1936- Ne coiriniuniez pas enrre deux 
verres de boissoii. Ceux qii i seritiroril 1;i boisson au 
coiilèssioiiii;il se verront lernier la grille. Ca se fer i !  

1 939- D'iipiASs le receiiserrient 1939. 3s  fainilles 
n'oiii pris friit I;I retriiiie. 74 faini Ilcs ne ronr pas la pr i i re 
iiiix i-epiis. 93 fiiiiiilles ne s'occupent pas des vendredis du 
niais. 

Ln quzii: de I'EnLiiii Jésus a rapporte $108.62. On 
;iv:iii deniiiiidS $0.05 par tete pour acheter une chape 
blnnche. 

1 8 fG\li.ier 1 930- [nitiatioii Lacordaire pour ceux qiii 
ne sotit piis capables de dominer une passion. Qui I 'cm- 
portera cle vous ou la bouteille? 

26 iii:ii 1 940- Votre cure (Nelson Lévesque) est allé 
aiix noces d 'ordu rSv. TSlesphore Soucy. Je me suis fait 
votre interpi-kie polir lui offrir vos meilleurs voeux.II m'a 
d i i  qu ' i l  ne vous 11 jaiiitiis oubliés, qu'il ne vous oublie 
piiS. 

28 ju i i i  1942- Prix d'assistance à l'école: $5 .  gagné 
par Herrniiiice Ciirrier rang 9. 
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2 aolit 1942-La course aux bains, gare aux mélanges, 
le scandale! 

23 niai 1943- Lavage de l'église. 20$1' heure, soyez 
vêtiies convenablement. 

26 juillet 1946- Commc l a  fête de Ste Anne tombe un 
vendredi, permission de manger de la  viande. 

1959- Remerciements à Joseph Taillon pour avoir 
occup6 le poste de constable de 1938 à ce jour. Léo 
Fecrcau lui succède. 

9 aoüt 1953- Le jeûne de communion est ponC à 3 
hres. Les vendredis du mois el pour les occasions spicia- 
les les messcs iiaicnt chantécs à 9 hres du soir. 

22 aoit 1953- Prcrnières noces de diamant dans la 
paroisse. LES heureiix jubilaires M. Mnie. Joseph Bou- 
langer. 

30 mai 1955- Conference du Père Desniarais, tiire: 
"Heureux comme un poisson dans l'eau". 

10 février 63- Pourquoi fait-on brûler des lampions 
d'apr2s le curS Gérard Dal laire. Ce n'est pas parce clu'un 
peu de cire sc consuriîe devant l'autel ou une siilrue que 
Dieu et les saints se senieni honorks. C'esi parce que le 
latripion aété posé par une main aimante, sous I'irifluei~ce 

de In foi et  de I 'an~our qui iious font voir dans ce geste le 
moyen d'exprinier visiblement ses sentiments intérieurs 
de confiance e i  de gratitude. 

Mars 65- Debut de In nouvelle liturgie, quelques 
pijssnges de la messe sont ditseri froiiçais. Ça ira en 1967 
pour que la iiiesse soit tolite en français. Le Prions en 
Église fait son apparition. 

66- L'abstinence du vendredi est abolie. 
10 iniirs 68- Premier baptênie public aprés la 

grand'niesse où tous les paroissiens onr pu y assister. 
Félicitarions :I Sylvie Mercierenfant deClErnent Mercier 
et Gei-iiiiliiie Roy. 

19 i-riat-s 69- Comnie In table de communion ne sert 
plus elle serir enlevte trÈs bient0t. (bien dommage) 

1 I janvier 70- Dibut des lecteurs(trices) à l a  rnesse. 
S inars 70- Pre i~ i ike préseniaiion des offrandes. 
3 niai 70- Filiciiations pour la fnçon dont vous avez 

accepii Iii nouvelle liturgie et 1;) ninniirc de communier 
d~ii is Ili iniiin pour ceux qui le  désirent. JI resterait peut- 
être à lever les mairis plus haut. Prendre le temps de 
cori-~ii~ii nier avoiii de partir. 





Chapitre IV 





NOS C U R ~ S ,  NOS VICAIRES 

Fils de 1.-B. Garon (cultivateur) et de Hortense 
Rossignol, l'Abbé Saniuel Gnron est né h Sr-Denis de la 
Bouteillerie, Kamouraska, le 29 décembre 1843. Il faii 
ses études au Collège de Sie- Anne-de-la-Pocatière où il 
est oidonné le 16 octobre 1870. 

L'Abbé Garon est successiverrierit: 
Régent ei professeur au Collkge 
de Ste-Anne-de-la-Pocat ière 1870 à 1871 
Vicaire 3 Chicoutiriii 1871 h 1872 
Cui-6 de Chambord 1872 h 1873 
Directeur, professeur et piocurei~r 
du Séiiiinairc de Chicoutimi 1873 ii  1878 
Curé de St-Sébastien de Beauce 1878 à 1888 
CurC de St-Gilles 1888 ;i 1895 
Curk de Notre-Darne des Anges 
de Montauban 1895 il 1917 

Pendant sa cure A St-Sébastien, l'Abbé Garon a 
fondé rrois paroisses: Saint-Samuel de Beauce, SAINT- 
LUDGER DE BEAUCE et Saint-Hubert de Spnulding. 

L 'Abbé Garon est décédé à Notre-Dame de 
Montauban le 21 mars 19 19. Ses funérailles oiit eu lieu à 
Montaubari le 25 mars 19 19. 

L'A BBÉ LOUIS-PHILIPPE 
DESCHÊNES 

Fils d'André Mivi Ile Deschênes et de Lucie Durnais, 
1' Abbi  Louis-Philippe Deschcnesest né i Sic-Annede la 
Pocatitie, le 19 février 3 854. 11 est ordonné prêtre à 
Québec Ie 22 mai 188 1, après des étiides au collège de sa 
paroisse natale et ail grand Séminaire de Québec. 

Après son ordination, il assume les fonctions suivan- 
les: 
Professeur au collègc de 
Ste-Aiine de la Pocaiière 1881 5 1884 

Vicaire à St-Koch des Aiilnaies ! 884 3 1887 
Curé de St-Samuel de Beauce avec 
Desserre cle Sr- L~rllger de Benilce 1 887 5 1 892 
Curé de Sr-Michel 1911 à 1917 

En 1917, I'Abbé Deschênes prend sa retraite et 
demeure cliez son frère, l'Abbé Sylvio Deschênes, cur6 
de St-Michel i IYEpoque.L'Abb6 Louis-Philippe 
Deschênes est dicédé le 20 mai 19 19. 

On iiote que, dans les archives du diocèse, une 
pitition avait été signée. le 7 aofit 1 899, par 38 parois- 
siens de St-Liidger pour demander à Mgr. 1' ArchevEque, 
que le frère de I'Abbé Louis-Philippe Deschênes, I'Abbé 
Sy lvio Deschênes, qui était vicaire de Si-Samuel et 
desservait la paroisse depiiis trois ans, soit nommé curé 
de St-Ludger. Cette requête ne fut toutefois pas exaucée. 

MONSIEUR L'ABBE 
TELESPHORE SOUCY 

Tklesphore Soiicy est nS le 8 dScembre 1863, à St- 
Édouard de Lotbiiiière. II entre au Sémiiiaire en 188 1. Le 
2 1 sepiembre 1889, il est promu au sous-diaconar et, le22 
septembre de la meme année, soit le lendemain, aii 
diaconat. II est ordonrié prêtre l e  ler mars 1890. 

L'abbé Soucy est d'abord vicaire à St-Jean-Port-Joli, 
A S te- AgiitIie de Lotbinikre, ;i S [-Georges de Beauce et ?I 
St-Alphonse de Tlieiford. Apri?s sept ans et demi de 
ministère, il est forcé de prendre uncongi de nlaladie. En 
1899, il est noininé curé de Si-Liidger où il oeuvrera 
pendant 21 ans. Selon les SS.de Notre-Darrie du Perpé- 
tuel Secours, riionsicur le cur i  Soucy niet à contribution 
toutes les ressources de son dtrvouernent et de son expé- 
rience dans sa paroisse. Celte atmosphSre surnaturelle 
explique niieux que [oui aiitre facteur le succés de la  
consrruct ion d'une église et la réparai ion du presbytére. 
Ses paroissiens ont su. eux iiussi, apprécier les grandes 
qu;ilités de leur Pasleur. I I  fallut voir l'unanimité des 
Iioiiimes qui Iionarèi-ent ses noces d'argent sacerdotales 
cklébr&es à Saint-Ludger cn 19 15. Monsieur I'Abbé 
Soucy pratiqua I'éconoriiie qui lui  permit d'aider les 
oeuvres qiii sol lici tiiient son coricours. Notons surtout les 
dons g6riZreiix qu'il f i t  aux enfants pauvres qui lui 
doiveiit leur écliication et l'essor de leur vocation reli- 
gieiise ou ~acerdotale.~ 

Eii octobre 1920, l'abbé Soucy se relire au Couvent 
de Si-Daiiiien où i I décède Ie 3 octobre 1940. Au cours de 
sa retraite, i l  sera routefois aumônier, pendant quiitre ans, 
A l'Hospice Si-Bernard. ?.- 

' -ti'itr rlc Oit&-. 5 l ' : i i i i i C ~ .  Nv 5.  Ill cwna~c Iwl). p OZ 
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L'ABBÉ PIERRE-ABRAHAM 
DION 

Filsde François Dion (cultivateur) et deSymphorose 
Côié, l 'Abbé Pierre-Abraham Dion est né 5 St-Gervais le 
28 juin 1874. 

L'Abbé Dion est ordonné prêtre le 15 mai 1904, i 
Québec, après des études au Collège de Sie-Anne de Iii 

Pocatière et au Gründ Séminaire de Québec. 
Apr&s son ordination. i l  occupe les posres suivants: 

Vicaire à ~ t - É p h r e m - d e - ~ r i n ~  19WB 1906 
Vicaire à Fraserville 1906 5 1909 
Vicaire à St-Jean-Baptiste 
d e  Québec 1909à 1913 
Vicaire de St-Roch de Quktxc 1913 à 1914 
Curé de St-Namire de Dorchester 19 14 à 1920 
Dertxitnie curé de Sr-=Luclxer 1920 h 1921 

L'Abbé Diori est décédéi St-Ludger, le Icrjuillet 1921. 
Ses funérailles ont été célébrées le 5 jiiillet 192 1 à St- 
Ludger et i l  fut inhum6 le 6 juillet 1921. 

Fils de Joseph-Adolplie Garneau et de Marie- 
Joséphine-Belzamire Maire, I'Abbé Charles-Henri 
~ a r n ' e a u  est né h QuCbec le 3 septembre 1880. 

L'Abbé Garneau est ordonné prêtre le 30 notir 1908. 
apres des études classiques ai1 Petit Séminaire de Québec 
et des études théologiques au Grand Seminaire de Qué- 
bec. 

Aprés son ordinaiion, on lui attribue les t3ches sui- 
vantes: 

Vicaire de SI-Maurice de Thetford 1908 à 1909 
Procureur à I'évEch~ de Rimouski 1909 à 19 1 1 
Vicaire A SI-Éphrem de Tring 191 1 i 1913 
Curé de St-Marcel de 1'Islet 1913à. 1917 
Curé de St-Gilbert 1917 1921 
TroisiZ~ne crrr.4 (le Si-Luidger 1921 h 1936 
Curé de St-Vital de Larnbion 1936 h 1 948 

L'Abbé Garneau est decédé à l 'Hôtel de Dieu de 
Québec le 31 juillet 1948. Les funérailles ont lieu à 
Lambton le 4 août 1948 et i l  est inhumé au cimetiére 
paroissial. 

Filsde Ferdinand Lévesqueetd'AnneMartin, l'Abbé 
Nelson Lévesque est né à Rivière-du-Loup le 18 janvier 
1892. 

Il poursuit ses éludes classiques et théologiques h 
Ste-Anne de la Pocütière où il est ordonné le 27 juin 1920 
par Mgr. Mtiihieu. 

11 occupe ensui te les postes suivants: 
Vicaire de Ste-Germaine 1920 h 1 925 
Propagandiste l 'Action Catliolique 1925 ?I 1928 
Curé de St-Louis de Gonzague 1928 i 1937 
Qrtnli-iéme cur.4 de St - Luclger 1937 h 1945 
Curé de St-Victor 1945 !I 1961 

L'Abbé Nelson Nelson Lévesque est décédé à l 'Hô- 
tel Dieu de Québec le 

L'Abbé Rosaire Ciguère est ne à Sie-Germaine de 
Dorcliester. le 13 üo i t  1900. 11 fait ses érudes classiques 
au Collège de Lévis et entre chez les Pères Blancs 
d'Afrique. Toutefois, sa santé fragile ne lui  permet pas de 
rgaliser son désir dedevenir missionnaire. 11 esr ordonné 
"ad patrimonium" le 24 février 1929 à Sie-Germaine. 

11 est ensuite riornmé vicaire à ~t-Épl i rern et St- 
Martin, curkdeSt-René ( 1938), curédeSr-Ludger(l945) 
- le CINQUIÈME - et curé de St-Benoît-Labre (1961). 

En 1972, I'Abbé Giguère doit prendre sa retraite 
pour des raisons de santé. En parlant de !'Abbé Giguére, 
1'AbbC Jean-Guy Coiiture souligniiit: 

Iri FidSlitb à son sacerdoce et  la bonté qui rayonnait 
autour de lui. C'étiiit un prêtre affable qui savait bien 



acçueillir tous ceux qui venait i lui. T l  &tait toujours prét Mercier, !'Abbé ~aul-Émile Bégin csr né en la paroisse 
les écourer, à les encourager ou 3 les consoler. II n'est de Sr-Louis de Pintendre le I I mars 19 13. 

pas surprenant qu ' i l  ait été aussi aimé partout où il a Aprks son ordination, le I 8 mai 1940, il occupe les 
exercé son ministère. Pour tous ses paroissiens, i l  étai1 postes suivants: 
leur petit curé d'Ars. ' Enseignant au Collège de Lév is  1940 à 1942 

L'Abbé -. Rosaire Giguère est décédé le 27 avril 1974. Vicaire h St-Henri 1942 (i 1943 
'Pastorale-Ouébec, 1 6 mai 1974, p. 255. Vicaire à St-Alphonse de Thetford 1944 h 1950 

Vicaire Coadjuteur A Breakeyville 1951 a 1952 

I A h -  

L'A BBÉ GERA RD DALLA IRE 

Fils dlArchélüs Dallaire et de Ludivine Lacombe, 
I'Abbé Gérard Dallaire est n& à SI-Évariste en 1905. 

II est ordonné prêttedans sa paroisse \c 3 juillet 1932. 
après cles études au College de Lévis et au Grand Sémi- 
naire de Québec. II occupe ensuite les  postes ~uiviinis: 
Professeur au Collège de E v i s  1932 à 1942 
Auniônier chez les Religieuses 
de l a  Charité 1942 à 1 949 
Aumônier chez les Religieuses du 
Perpétuel Secours B St-Damieii 1949 h 1955 
Cur6 à St-Sébastien 1955 à. 1959 
SU-i?r?ie curé de Sr- Ludger 1959 h 1963 
Curé A Ste-Claire 1 963 h 1975 
Aumônier au Centre d'Accueil 
de Sie-Claire 1975 2 1982 

Le Icc ju i l le i  1982, l'Abbé Dallaire se relire i !'Aube 
Nouvelle, à St-Victor. On cklébrait, en 1982 son jubilé 
d'or et, en 1992, s i  Dieu le permet, l'Abbé Dallaire 
célébrera 60 ans de vie sacerdotale. 

Malgré une santk fragile, I 'Abbé Dalleire n'a jarriais 
refusé d'accomplir les tâches qu'on lui assignait. C'est 
avec beaucoup d'émoiions que les paroissiens de St- 
Ludger ont vécu son dépon qui ,  certes, laissa un grand 
vide dans la paroisse. 

Aumônier au-~erlsionnat de 
St-Louis de Gonzague 1952 B 1954 
Vicaire à 1 '  Assonip~ion SI-Georges 1954 A 1961 
Curé de Ste-Clothilde de Beauce 196 1 à 1963 
Si~l'riénie CL(& rie SI-  Lurlger 1963 à 1966 
Curé de Si-François Xavier 
de Duberger 1966 à 1976 
~uinônier du Conseil Frontenac 
5791 des Chevaliers de Colonib 29 nov. 1974 
Auniônier du foyer Si-Aiitoine 
de Québec 1976 à 1983 

Aujourd'hui, l'Abbe Bégin es( retraité; il vit à la 
résidence Dkziel 3 Lévis. 

Miilgre ses noinbreux déplncernents, 1' AbbeBégin a 
toujours su reiiiplir son rôle de gardien des âmes qui lui 
Ciliieiit coiifiies. I I  est reconnu conime un administrateur 
averii. un horiiriie de prière ct de foi. II fut le digne 
rrprésèritrint des autorités qui lui ont assigné de grandes 
ticlies. 

Filsd' EiipSiie Chateiiu veri (cu1tivateur)et de Rosalie 
Boiliird, l 'Abbé Albert Chii1e:iuvcrt est né en la paroisse 
de Dupuy, diocèse d' Arnos, le 33 février 1922. 

II e<i ordoiinie prstre le I I  juin 1949, aprés des 
éludes classiqiies i ~ 'Jko le  Apostolique Noire-Dame, au 
Collège de Lévis, et des études théologiques au Grand 
Seniinaire de Québec. 

Après~onordiiiiitioii, 1'AbbéChateauvertoccupeles 
fonclions suivantes: 
Enseigriant h l'École Normale Laval 1950 B 1955 
Vicaire à Si-Joseph de Quibcc 1955 B 1966 - 
Nt(iriènre clrré dc Si-Lirclgcr 19665 1971 
Cure de Sr-Kodrigue 1971 a 1983 
Curé de Giffard Depuis 1983 

L'A B B ~  PAUL-ÉMILE B B G ~ N  L'Abbé Chateauverr est parti de loin ~ o u r  se retrou- 
ver 2 Qudbec. Coinme St-Ludger fut le premier endroit 

Fils de Pierre Begin (cuitivateur) et de Mérilda où il exerçason niinistéreeii tant que curé, les paroissiens 
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de St-Ludger ont eu l'occasion de dIlcouvrir soi1 talent 
d'innovateur: avec un groupe de paroissiens, il a pris un 
part active pour obtenir l 'érection d 'un foyer 
d'hébergement pour personnes âgées, la  fondation d'une 
Chambre de commerce, des clubs de "ski-doo" et de 
"Chasse et pêche"; il fut le premier h imprimer, chaque 
semaii~e. le bulletin paroissial qu' il agrémentait d'anec- 
dotes remplies d'humour. 

Homme à la voix saisissante, l'Abbé Chateauveri 
était capable d'interpréter un chant, tant religieux que 
profane. 

Son dépan de St-Ludgei a laissé un grand vide dans 

C'ABBÉ VICTOR VElLLEUX 
gis de ~ h d o l i n  Veilleux (cultivateur) et cIe Miirie- 

Anna Fortin, I'Abbé Victor Veilleux est né Sr-Côiiiede 
Beauce, le 24 niai 1924. 

11 f;ii t scs études classiques au Collège de Lévis et ses 
éludes ihéologiques au Grand Séminaire de Québec. II 
est ordonné le 7 juin 1952. 

Après son ordiriaiion, on lui assigne les i i ches sui- 
vantes: 
Enseignant au Collége de Lévis 1952 à 1955 
Vicaire à St-Georges Ouest 1955 ü 1966 
Curé de St-Robert Bellarniin 19G6à 1971 
Neuvi2ine cirrk (le Sr-Li.tdger 1971 à 1980 
Cur i  de sr-Éplirem 1980 i~ 1 953 

En 1983, la maladie l'oblige à preridre sa rciruire. 
Homnie irès aciif, I'Abbé Victor Vcilleux n'a j ü m i i i ~  

craint de prendre en main la desiinée des paroihses qui lui 
étaient confiées. Financier enikrite, il prcn;iit à coeur les 
propriétés de la Fabriq~ie qu'il a voulu garder d;ins uiic 
propreté i iiipeccable. 

Nous gardons de lui un tris bon souvenir. 

le 24 juin 1 932.11 fait ses ét udes classiques au College de 
Levis et ses itudzs tliiologiqiies au Grand-Séminaire de 
Québec. II es1 ordonné pr&tre le 3 1 mai 1958 et on l u i  
assigne les tBches suivailtes: 
Enseigiinnt ail College de Lévis 1958 à 1959 
Vicaire à Sr-Prosper 1959 h 1967 
Vicaire à Si-Victor 1967 h 1969 
Au inônier Iii Polyvalente 
Béliinger de St-Martin 1969 B 1980 
DixiC~ri e c~iri; (11' S I - L L I C I ~ ~ ~  l980B 1986 
Curé de Beauceville 1986 ... 

L'abbé Fortier arrive à St-Ludger à la fin de l'été 
1980. Les paroissiens I':iccueillenf avec une grande joie. 
Ayanr 612 onze ilris en cotitact avec les jeiines, il se 
reirouve quelque peii en pilys de connaissance. II rie tarde 
pas rion plus à s'attirer I'affecrion des plus âgés. II aimait 
beaucoup s'iiittgrzr aux groupes sociaux existnnts; dans 
ces renconires. se sont tissés des liens d'amitié et c'est 
ailcc riostiilgieqiie les p;iroissizns lipprenneni que 1' Abbk 
Fortier e3i iclvite ,?i qiiitter St-Ludger, au mois d'août 
1986, poiir uii cliiiiiil, d'iiction plus vaste. 

L' AbRi Foi.iizr est un griind voyageur, il a visité de 
iionibi.rtix piiys. Mail; il est d'abord et avant [out. un 
hoiiiiiir: de Dieu qui dCsii-e proclairier l a  vériré, il le fait 
ioujouis i i v r c  uiie gcinde çliiiri té. Tous, nous gardons de 
I 'Abbi Foi-tier, uii excellziit souvenir. 

N~ le 3 vo\~timbre 194 1 .i St-Prosperde Beauce-Sud, 
11;ibb6 J;icqucs Fei,liind eilt le fils de Girard Ferland ei de 
Ariiioz:~ Boldiic. Api-ès ;ivoircornplét6 xsérudes primai- 
ires eri s ; ~  p;ii-oihhe, il eii{rcprend son cours cliissique au 
Peiii S2iiiiii;iire dc Sr-Ccorges, ou il reriiiine en 1962. I l  - 
cr:iiiplkte \es iiudcs iliiologicliies au Griind Skniinaire de 
Quibec; i I y es! ordoiliiÉ pr21re le 4 juin 1966, 

Coiiiiiie Iii.eiiiiilrii. iioii~iiiar iori, l'libbk Ferlond est 
ddsign; vicaire à Arii~agh, Bellechasse, où il réside 
pciid;iiic un ;III. Eii 1967, il est rionini6 au Petit Séminaire 
dl: SI-Georges; i I y occupe plusieurs fonct ionsdont, entre 
üiitres, celle de professcurde laiigueset celle d'aniinnreur 
üiiprGs cles 6tiidii1iits. Er1 197b, il quitte I'enseigrienieiit - 
pour rcroiirnirr iiu minihiérl: p;ii.oissial, 3 Lac Etcliemin, 
où il si joi~ri id pei~diint 7 ai).;. I I  entrcprerid, en 1983, un 
miiiistSre cluelqiie pcu diff;reiii, en se joignant à l'équipe 

L'AB& ROLAND FORTIER dii Coiisril Régioniil di: Paîiorrile, ii'St-Georges, conirne 
Filsde Josenh Fort ierei di Anna Audet, t'abbé Roliiiid secrErilire-aiii tiinteur. €11 fin. le 28 août 1986, il est noinmé 

~ort ieravu l e j o i  ren la paroissede~ie-~~;iire,  orc chester. ciirC, It: ONZIÈM E. i S t-Ludgzr 



Cori-ime tous ses pkdécesseurs, l'abbé Ferland a le 
souci de vivre et de transmeitre la véritS qui se degage de 
121 Parole de l'Évangile: il sait la rendre pertinente et 
conipr6liensible i notre temps. Homme d'une grande 
comprdhensiori envers tous ceux qui le côtoient, il ne 
cherchc pas G imposer ses opinions; il aime échanger 
librçiiient et sans porter de jugement, aplionaiit toujours 
une parole d'espérance. II s'inrégre volontiers à tous les 
mouvementspoursetrouver parmi lesgensdu inilicu, sur 
le terrain. 

L'abbé Ferlsnd n'est 1x1s un hornine d'une grosse 
stature physique, niais on discerne en lui  un grand coeur, 
ouveri: 1 toutes les personnes qui  lu i  sont confiées. 11 le 
prouve par sa facilité d'écoute, ce qiii Fdit de lui un être 
d'une grande sagesse. 

Jacqiies est le coeur de notre paroisse et son passage 
parmi nous ne peut qu'être grandernent apprécié. Nous 
lui  souhairons u n  fi-uctueux ministère ici et à Sr-Roberi où 
il oeuvre dkjà depu'is septembre 199 1 .  

LISTE DES VICAIRES 
30 mai 1919 Adolphe Moreau 
26 rriai 1923 Gtrard Émond 
24 scpteinbre 1924 René Moisan 
15 juillet 1926 V ine i~ t  Fortin 
19 février 1928 E. Sirnard 
20 décembre 1929 Adélard Leclerc 
29 septembre 1932 E. Bernier 
25 octobre 1932 A. Auger 
1 4 juil lei 1934 Lucien Qiiirian 
1 1 septembre 1936 Éinile Blais 
7 août 1944 Henri Samson 
I l juillet 1945 Lnurzni Paul Blanche1 
22 août 1950 Conrad Gagnon . 

20jui l lei  1955 Lucien Nndeau 
27 aolii 1956 Éinilien Doyon 
26 juiller 1902 Giiston Bédard 
Depuis 1964, il ri'y n plus dc vicaire. 

LES VOCATlONS RELIGIEUSES 

PERE CÉRAKD 
BOULANGER, O.M.I. 

1-ilscl'A lphonse Boulangeret deRose-Annü D;illiiirc. 

Oblats de Vi l le La  Salle et prononce ses voeux le 2 août 
1935. I l  poursuit sesétudes théologiques à Richelieu puis 
B Oitawa. Le 24 j u i n  1939, Gérard reçoit l'onction 
Sacerdor ale. 

En mars 194 1 ,  le P?re Boulanger s'embarque sur un 
cargo Égyptien pour se rendre, comrne missioniiaire, au 
Basutoland (Le Lesotho), en Afrique. La traversée de 
!'Atlantique s'avère périlleuse: le cargo Ggyptien coule 
et ses passagers sont faits prisonniers au nord de I'Alle- 
riiagne où le père Boulanger resrera juqu'au 13 mai 1945. 
Enjuil let 1945, i l  se retrouve2Montréal.Pourdes raisons 
de sarit&. il doit abandonner son rêved'ètre missionnaire. 

De décernbre 1945 jusqu'en 1952, i l  enseigne, sur- 
tout le latin, i !'Université d'Ottawa. Pendant son séjour 
à Ottawa, le père Boulanger entreprend des déniarches 
auprSs du gouvernement canadien pour obtenirdes coni- 
pensarions pour services rendus par les Oblats en Alle- 
n-iagne lors de la guerre. Les sommes obtenues serviront 
à Iü coi~structiori de la maison de relraite B Mazeiiod. 

L e  23 mai 1952, le pére Boulanger devient directeur 
de l a  Ferme St-Joseph. A cette période de sa vie. il subit 
un tnallieureux accident d'automobile qui fait deux vic- 
times parnii ses confrkres. En 1954, il est nomrrié tréso- 
rier à Sie-Agothe ei, en noveiiibre 1955, il se rend ?i 

Shefferville comme vicaire-économe. En 1962, i l  devienr 
ciire de I;I paroisse et directeur de la Maison oblate. 

De 1961 2 1974, l e  Pkrc Boulanger sera nommé, pour 
ceriiiiries ptsriodes, Pro-Vicaire diocCsain et Administra- 
teur apostolique du diocSse. Ei i  1974. pour des rnisonsde 
siinté, le Pkre Boulanger doit quitter Shefi'erville. Malgré 
un i t i i r  de snrité pr6cnire ( in  fiarctusen 1974, anévrisinede 
l'aorte en 1977), il continue d'oeuvrer au service du 
Seigneur: de 1974 B 1977, il accepie l'économat pour l a  
province St-François-Xavier, il coniiniie son ministère B 
Richelieu, d a n s  leh paroisses environnarites et dans des 
Foyers cle Charnbly . Pendant ses vieux jours, il terminera 
iirie collection de timb1.e~. cominencée h l'Université. 

Le Pkre Bouliinger est decédé le 14 septembre 1982. 
II Ziait reconnu pour son bon coeur, sa serviabilité et sa 
sincérité. 

Gérard, t-ilsd' Achil le Godbout et de MériIdaTurcotte 
est né en 191 1 ; i l  esi le 3"erifant de l a  famille. Aprés 

G6rard ~ o u l à n ~ e r  est né h S a i n t - ~ u d ~ e r d e  Frontenac le quelques annies d'aide à la famille, 5 17 ans, il décide 
4 février 1913. De 1927 à 1929, Gkrard fait ses études d'aller i tudier au Sériiinaire de St-Victor en  vu^ de la 
classiques au CollSge de Sie-Arine-de-la-Pocatière et à prétrise. 
Levis. 11 obtient son B.A.cri 1943. Ilenirecliez les Pkres Assomprionistestiu Moniniartre 

À21  iins(cr1 août 1934), Gérrirdentreau Noviciat des Canadien en 1935. II fidit sa profeçsiori religieuse en 
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1936. Puis il va poursuivre ses érudes théologiques en 
France, à Layrac, a Paris, puis à Nimes oii il est ordonné 
prêtre le 29 juin 1942. 

il connaît les horreurs de la guerre 39-45. En déceni- 
bre 1942 il s'&vade pour passer un mois en Espagne en 
attendant son passeport. 11 arrive h Québec au debut de 
janvier 1943. aprks une traversée périlleuse en bateau. 

II passe la majeure partie de sa vie au Moriimnrtre et 
à Beauvoir. Depuis quelqi~es aniiées, il est directeur 
spirituel d'une communauié religieuse et donne dcs 

:in à l'&olevde l'Amour. 

P E R E  FERNAND FAUCHER 
Fils de ~nth im~Taucher .  cultivaieur et dç Victoria 

Gagné. Fernand Faucher, est n i  le 29 niai 19 1 1 .  en la 
paroisse de Sr-Ludger. 

En l'absence du curé de la paroisse, il est porié aux 
fonts b:iptismaux en la paroisse voisine, St-Saniuel, oh il 
est bapiisé sous les prémonis de Joseph Anhur Fernand. 

Son séjour à St-Ludger fiit de courte durie, piiisque 
en 1920, la famille E'üucher dCinénage à East-Angus. En 
1927, débute son cours classiqiie. En 1939, le 24 juin, il 
est ordonné prêtre i Oitüwa pour In congr&gaiiori des 
pères Dominicains. 

II a oeuvrédans presque tous les d iocéses du Qiiébec, 
pour exercer son ministkre. Mais ta maladie, le contrai- 
gnant àcessertoutes acrivités, il fut tnlnsporté ii l'Hôpital 
Gknérnl d'Oriawa. II déceda le 21 février j98S. 

L'A BBÉ PA UL-AIIVE 
mars 1931, Paul-Aimé 

FLUET 
Fluet est 

le fi1çd'AIbert i i ie te t  de LéontincFiIlion. A 20;ins, s ix  
ans après avoir quitté les bancs de l'école, sur les conseils 
de son Directeur spirituel, l'Abbé Lévesque, il reprend 
ses études classiques au Skininaire de St-Victor, institu- 
tion pour vocations rardives. II entreprend ensu ire, au 
Grand Séminaire de Quirbec, des ét~ides théoiogjqucs 
qu'il complétera au Grand Séminaire de Slierbrooke. 

II est ordonné prêtre le 30 iiini 1953, à la CüihSdriile 
St-Michel de Sherbrooke, par Mgr.Cabüiia. 

II est siiccessivcment vicaire B East-Angus, à Lac- 
Mégantic, 3 Weedon et à Sherbrooke. Puis il est nommé 
cure des paroisses de SI-Ambroise de Milao (1962 à 
1969), de Lingwick (1969 à 197 1) de St-Isidore (1971 h 
1980) et de Martinville (1980 à 1984). 

Il est foudroyé par une crise cardiaque alors qu' i l  
participait ù une retraite diocésaine, à Rome, avec plu- 
sieurs cures du diocèse. 

II laisse le souvenird'un prêtre à l'kcorceun peu dure 
mais d'une grande charité et doué. de surcroît, d'un 
solide bon sens. 

I 'Abbi  Lucien Morin est né 5 Sr-tudger le 7 novembre 
1921. 

L'Abbé Morin hi t ses Ciudes primaires Si-Ludger 
ei secondaires au Séminaire de St-Victor de Beauce. II 
enireprend ensuite des Studes de préth&ologie, à la Villa 
St-Vi nceri t ,  5 Clinclesbourg ei termine sa théologie au 
Grnrid Séminaire. II est ordonne prêtreh Si-Ludger, le 25 
juin 1950. 

De 1951 3 1964. il enseigne au Séminaire de St- 
Vicior et poursuit des études universitaires 3 In faculté 
des sciences. 11 occupe égalen~eni le poste de Directeur 
des études et oeuvre comrne vicüirc dorriinical en diffé- 
rentes paroisses. 

En 1964. l'Abbé Morin est nommé curé de St- 
Cyprien et, en 1969, curé de St-Zacfiarie. En 1981. il 
preiid possession de la cure de Ste-Claire de Bellechasse 
et, six ans plus tard - le 9 août 1987 - il devient curé de Ste- 
Justirie. 

neuvièiiie enfiiiit d ' ~ d é l a r d  Carrier et de Marie-Rose 
Diil laire. 

Après ses éludes primaires, And6 fréquente le col- 
lège d '  Ayer's CIif f  chez les Peres Servi tes de Marie. Son 
cours cl;issique terminé; après avoir rkfléchi et prié, 



Andrd entra au noviciat. Après trois ans de noviciat et 
trois annees d'études en philosophie. i l  s'engagea airisi 
dans l 'ordre pour la vie. Ceci ressemble au "Oui, je  le 
veux" que les époux prononcent au jour de leur mariage, 
rêvani d'une vie d'amour, où les joies et les peines seront 
vécues ensembles, dans le partage. 

En 1964, André part pour Rome afin de poursuivre 
des études en thtologie. Quatre ans plus tard. il est 
ordonné prêtre le 23 décembre 1967. L e  2 1 janvier 1 968. 
un coup de  téléphone lui apprend la mort de son père. Sa 
première messe à St-Ludger sera celle des funérailles de 
son pkre. il est revenu definitivement au Canada à l a  mi- 
juillet 1968. 

Cette riiême année, André commence le travail ii St- 
Antoine d'Ottawa, eii langue iialienne et anglaise, où il 
est curé de 1972 à 1979. De 1979 à 1982, il est à la 
résidence des Servites de Gatineau où il iravaille dans 
une polyvrrlente. De 1982 B 1988, il retourne à la paroiase 
Si-Antoine ou lors desquatre derniéres aniiies, Andrk es1 
frappé par la rnaladie, il doii subir deux pontages. Cr5ce 
à Dieu, i l  est maintenant en santC. En septembre 1988, 
AndrC prend la route pour la paroisse de St-Rosaire de 
Winniped, Manitoba, ville de 630,000 habitants oii i l  
oeuvre dans un milieu à la fois italien et anglais. 

L'Ordre des Servites fut fondé à Florence, Italie, en 
1233. I l s  arrivèrent à Montréal en 1 9 12. Dès leur arrivée, 
I'évéque leur confie le soin des imrnigrünts italiens; après 
tant d'années parmi eux, André les considère cornme sa 
famille. II est toujours heureux de revenir ii Si-Ludger où 
il rctroiive encore des parents et amis. 

En pensant 5 sa vocation, André considère qu'elle 
s'enracine dans sori hapteine - et qu'elle s'est manifestée 
graditellement sous I'inspiratioi) de l'Esprit qui l'a guidé 
et éclairé. 

II salue cordialement tous les gens de Si-Ludger. - 

' y .  

L'A BBE JACQUES FILLiON 
Fils d ' i i i c e  et d'Henri-Louis  ill lin 
Né L St-Ludger de Frontenac le 29 mars 1938 
Études pimaires à Si-Ludgerde 1944 à 1950, termi- 

nées i Sherbrooke en juin 1950. 
Étiides classiques: College du Mont Sie-Anne r'i 

Sherl>rooke de 1950 à 1952. Er au Sériiinaire St-Charles 
de Sherbrooke de 1952 à 1958. 

fitudes en théologie: Au Grand Séminaire de 
Siierbrooke de 1958 A 1962. 11 est ordoiiné prêtre le 16 
juin 1962. 

Magog de 1964 A 1965 
Études supérieures: 
- Athénée St- Anselme (Rome), 1965-1 967 
- Universiré de Vienne (Autriche), 1966 
- Goeihe Institut (Munich). 1967 
- Athénée Sr-Anselme (Rome). 1969-1972 
- Institut catholique de Paris, 1975-1 977 
- Université de Paris VI], 1975-1977 
Professeur h la Fncultk de théologie de l'Université 

de Sherbrooke depuis 1967 
Doyen de l a  Faculté de thCologie de l'Université de 

Sherbrooke de 1977 5 1982 
Directeur de la  maîtrise de recherche en théologie 

depuis 1987. 

L'A BBE BERTRAND 
QUIRlON LESSARD 

NE: Sr-G;'iIko~), le 6 février 1938. Bertrand est le fils 
de Diann Lachnnce et d'  Ernest Quirion. Suite au dkcès de 
sri mère. survenu h sa naissance, il esr confié hune tante, 
Marie Lachrince et son époux Amédée Lessard de St- 
Ludper. C'esi dalis cette paroisse que Bertrand f i t  ses 
études prii~iri ires et secoridaires. Après des études 
postscoiüires faites b l'École Normale Laval et à la 
faculté des Arts de 1' Universi té Laval, il enseigne quel- 
ques années driiis la Beauce. 

En 1965. il s'inscrii i la faculté de théologie e i  
demande à être adillis au Grand Séminaire de Quibec. II 
est ordonné prêire le 24 mai 1969 ù St-Georges-de- 
Beaucc par Mgr  Lionel Audei. 

De I969:i 197 1, il esi vicaii-e à St-Basilede Portneuf. 
De 197 1 à 1976 Si-Ambroise de Loretteville e l  de 1976 
;I 1983, il est aciiniaieur de p;istorale et professeur en 
sciences religieuses iiu Collège Mérici  de Québec. 

Depuis 1984. il exerce son ministère en milieu sco- 
laire et ~aroissial  i Ouébec. Ste-Fov et Cao-Rouge. 

Adrien est né i St- 
AD RI EN B U I S ,  

.Liidger (voir page 
diucre 
: de la famille 

Professeur au Siniinaire St-Charles de Sherbrooke Adrien Blais). II fait ses études pimaires à l'école du 
de 1962 à 1964. Professeur à l'Externat classiqlie de rang. Après la sixième année, il quiite l'école pour 
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travailler sur la ferme de ses parents et sur les fermes 
avoisinantes. 

A I'âgede 16aris, guidé par les prstres oeuvrant dans 
l a  paroisse, il entreprend des études classiques au Sén~i- 
nairedes t-Victor. 11 lui suffit d' une année pourdécouvrir 
qu'il n'es1 pas sur le senticr de sa vocation. 

11 rencontre Thérkse Poulin, la  friquente pendiint 
quelques années et l'épouse le 5 inai 1947. 

Trente. ans plus tard, en 1978, ayant toujours le désir 
d'erre au service de sri cornmiinauté, il répond ?I l'appel 
dii Seigneur. Pendant les trois annees qui suiverir, il sr 
pripare au diaconat en participant à des rencontres au 
Grarid SérriinaircdeQuébec,en compagnie deson épouse 
et de fu tu r s  confrères diacres. II est ordonrit diacre 
permanent le 6 septenibre 198 1 . Selon la devise de son 
ordinarion, Adrien a le désir de porter la  bonne nouvelle 
de Jésus-Christ à ceux qui le côtoienl. 

Adrien souhaite B toiis ceux et celles qiii vivront ce 
ceritenaire, la joie clans la friiterniit! et I'espé~incc daiis 
I'arriour pour que les efforts de chacun soieiii couroiii~Ss 
de siiccès. 

RELIGIEUSES NATIVES DE ST-LUDCER 
SOEURS DE LA CHARITE DE ST-LOUIS 

Blandine Trépanicr 
Hélène Godbout 
Marie-Ange Du bk 
Rose-Aimée Dallüire 
Léa Boulanger 
Marie- Ange Bellegarde 
Léo~ia Beaucloi n 
Éva Lavalléc 
Émilieniie Poulin 
Kachel Vachoii 
Georgian na Lessard 
6ern:idet te Godboui 
Clara Bolduc 
Bibiane 'To~irigriy 
Yvannc Vacl~on 
Mriric Boulanger 
Jeanne Vachon 
Miirie-Anna Lessard 
Thérèse Bou langer 
Rachel Trépanicr 
Berthe Isabelle 
Anroincrte Chabot 
Bernadelie Lapierre 
Jeanne d'Arc GiguSre 
Ctcile Leblanc 
Ange-Marie Bolduc 
Marie-Paule Tripanier 
Agnès Gossclin 
Gércildine Fliiet 
Picrrette Dumas 

AUTRES CQ~MMUNAUTES 
Marie-Blanche Bizier 
Georgianii Rodrigue 
Ckcile Rodrigue 

Alice Rodrigue 
Marie- Ange Lnpierrc 
Adrieiine Lnpierrt 
Hélkne Roy 
Ririi Létourneail 
Rita Ti-iidel 
Bernadette Trudel 
Fernrinde Bolduc 
Germaine Leblanc 
Bibitine Bolduc 
Eriiriiü Carrier 
Geriiiaine Carrier 
Lucienne Carrier 
Yvonrie Cxrrier 
Olivine Faucher 
Marie Faucher 
Anna Talbot 
Ad rieiine Faucher 
Thérkse B izier 
Anloirieitc Sirois 
Y voiine Falicher 
Frnnçoise Liichiincé 

LA COMMUNION SOLENNELLE 
C'est vers I' ige de 10 11 12 ans qiie les jeuries 

:idolescerits se pripnr;iient a leur commuiiion solennelle. 
Durant les qiiat re seriiüiiies précédenies, le ciire et le 

vicaire daiiii;iieiit des in sr ru cri on.^ su r  la religion cnrholi- 
qtie. 

Lcs b;iszs de la FOI. C'est ce que l 'on appelait 
(MARCHER AU CATECHISME). 

La prkparaiion rermiri6e, en grande poinpe les élèves 
fais:iieilt leur coii~inuniori solennelle. L a  cérémonie se 
reriniriait par Ir, chiinr (J'ENGAGEAI M A  PROMESSE 
AU BAPTEFVIE) pourplusieiirs ce pand jour niarquait la 
fin de leurs études. Er ils quiit:iient allègrernent les bancs 

Ih-r 1-iingiir: 1- inriinnue, 2- Raïhul Varliun, 3- Zéliii Gosselin, 4- 
Hbléna ticaudoin, 5- lierilia Piirrni, 7- 1,ydir Coiiturc, 8- Aline 
Purl:, 12-t ini~i inrt le Fillitin. 1.a drrnitreAdrienneGiguPre.Xme 
ruiigéc: 1- ClüraFl'rEpüriicr, 2- Rose- Ainiée Radriguc,3- Eugénic 
Füut.lirr, 7- Évelynr Dunias, 10- Ludivinc Dumas, I l -  nelaernirc 
Rodrigue. Dans les garqons I'nn 3 reconnu que Alçide Hamcl & 
.Jean Jaal>icrre. 'I'uu.; ces jru~ies  rniouriini Ir C U R ~  SOUCY. 
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SERVANTS DE MESSE ET ENFANTS DE CHOEUK 

S e r v a n ~  de nîesse en 1926 
Avaiil: .lulrs 'Trudrl, Paul et I,ucien Drillaire. 
ArriCrc: Hetir i  Fillitin. Ain16 Ilbgin, dos. M e ~ r i r r  (Nulioléon), Vicaire hlr)is:iii, Pli i l i l i l ie Hoiil i i i igrr, Eni i l r  Carrier rt Henri ' rrudcl 

EriLiriis de çliori ir en 1940-41 
Avarir: Clément Fil l ia i i , . l r rn 1,riuis Cisgnon, Ntirmand Durnu.c,Vicairr Erriilr Illai*, Cltnici i t  Dunias, (;c.rniain CarriCr, Idionel Dallaire. 
DcuxiGme rangie: Jean-Guy GiguGrr, Rcginüld C.;ignon, Incrinnu, .Jeail (:uy Poulili, I,Co Itcliudiiiii. I i ~ r t i i i n i i ,  Andri. I1izit.r. . .  1 roisiGn-ie rüngÉe: Emniunuel Gagnon, Philippe I,arrithcllc, Drnia t)allaire, LlCnierii Uüllüire, I'ena111 Rndriguc, Syiviii Fduclicr, 
Arii iaiid I,acliance, Patrick YGpiri. 
Quatriknie rang: Bernardin G:iennn, ~Maurice Fillion. (;aGtsii C;i#ui'rr, .]c:iii Paul klariicl, Aicxaiidre Tasïhereau, Roger Dallaire. 
Arrierc: Rtal  Cagnrin, q i i i  sti nt Ics ;iiiires? 





Chapitre V 





L ' ~ C O L E  D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 

La première réuniun de la  Comission Scolaire de Sr 
Ludgerse tient chez AI ph& Richard le niardi 2 1 septembre 
1894 à 10 hres A.M. Sont prksents: France Fectenult, 
Edouard Beaudoin. Pierre Par& et Charles Baillargeon. 
Tous sont commissaires d'écoles. 

On procède à l'élection d'un président et d'un se- 
crétaire. Sont élus respectivement: France Fecteault et 
Edouard Dallaire. Edouord Beaudoin est autorisé 2 en- 
gager une institutrice et trouver une maison d'école. 

2 octobre 1894. Alpliée Richard répare la  maison qui 
servira d'école pour la somme de $10. ct entreprend de 
fournir le mobilier pour $6.50. 

Le mobilier était réduit à sa plus simple expression: 
un piip~tre polir la maitresse, uri tableau, de longs bancs 
servant B la fois de tables dc travail et de sièges polir s'y 
asseoir.Tant qu'au matériel didactique, lesécoliers üvaieni 
un pet i t  livre de catéchisine et un livre cornprenarit les 
letrres de. l'alphabet. À l'époque, an devait d'abord 
savoir toutes ses lettres avant de former des mots. Cliaque 
enfant avait une ardoiseet un crayon "d'ardoise". Quand 

celle-ci était reti~plie d'écritures, on la tiettoyait d'un peu 
de salive. essuyer avec sa rnanche de chemise (surtout 
pour les p'tits gars)et hop! de nouveau prêt pour d'autres 
additions. 

5 novembre 1 894. Définition de l'arrondissement 
no 1. 

Proposé par Pierre Dallaire et secondé dgEdouard 
Beeiidoin que I 'arrondisseriient no 1 soit bornéen vuede 
l a  construction d'une maison d'école. Tous les lo~s  du 
rang 6 et 7 jusqu'à la ligne de Spaulding et des mêmes 
rangs dans Risborough nord. L'école sera bâtie sur le 
demi lot no 3 du rang 7. 

9 février 1895. Le plan de cette rnaison d'école est 
envoyé au Surintendant de la Constructioii publique pour 
y être approuvé. 

25 avril 1895. Le siirinte[idunt accepte er la construc- 
tion est donnCe à Alphonse Diimas et Joseph Boulanger 
pour la  sonime de $ 1  75.00. L'école ouvre ses portes en 
septembre 1895. C'est la preiriière école construite par la 
Commission Scolaire de St Ludger de Kisborough dans 
le rang 6 et 7. 

Mriinieiiant qu'on se donne des services. il faut de 

- .  . 

(1954) Ecole n" 2. Enfanu  dcs fanii l les Aiiionio Koy, Odi lo i i  I,:iplante, .Jciscpli Mcrcirr, NoFI Carr ie r ,  Lucieii I,ehlamnç, Gédton 'illion, 
\Vilbrod Argiiin, 1,iicirn L{uldtic. Prolesseur, Mariette R(idrigiie 
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l'argent. On nornme les premiers évaluaieurs, Adolphe 
Bolduc, Alphée Richard, Alyre Blais. 

Le rôle d'évaluation pour les taxes scolaires est 
prkparé ,on préIèvero50$ du $100. payable h IaToussainr, 
l'autre moitié portera 7% d'intérêt. 

Le salaire du secrétaire trésorier est f ixé  à $12. par 
annCe. 

En 1898- Définirion de l'arrondissement no 2. 
II est forme par les lots no  5 et 6. le long de la rivière 

Chaudière vers Lac Mégantic. Les colons devaient dç- 
mander longremps ?I l'avance le droit d'avoir une kcole, 
car il en prenait souvent de 3 à 4 aiis et niême plus avant 
qu'ils n'obtiennent salisfaction. 

Entre-temps, les classes se faisaient dans des mai- 
sons privées ou dans des cliaumières laissées vacantes 
par des colons. 

La maison d'école no 2 est donnée à l'entreprise le 
1 er novembre 1903 et construite pour septembre 1904. 
Alphée Richard donne le terrain de 75 pds carrk. (Celte 
maison est construite chez Noël Carrier) 

En 1898 on définit I'arrondisscnicnt no 3. 11 corii- 
prend tous les terrainssituésdnnsun périmètred'un iriille 
de l'école, autant dans Gayliurst que Risborough. Cerie 
école du village est construite et1 I 839, pour $47.5. 

19 mars 1898. Une requête signée par les francs 
tenanciers d'unc partie des rangs 1 et 2 du canton de 
Gayhursr, partie comprise entre Iü ligne sépararit Ic dit 
cantori de Gayhursr el  du canton de Dorset de l'est ri 
l'ouest s'arrêrant à la grande ligne qui separe Sr Samuel 
de St Ludger, c.à.d. entre les lots26et 27du preiriier rang 
et les lors 25 et 26 du deuxiènie rang, derriandarit que ce 
terrain soit annexé à la municipalité de SI Ludger, laquelle 
annexion devant avoir force de loi le. premierjuil let 1 898. 

Sur ce terriroire, une école a été consiruite par la 
m i i n i c ~ p a l i t ~  de St Süinuel depuis plusieurs années. Elle 
était située située sur les rermins de Riçh~ird GigiiGre 
(aujourd'liui Georges Rodrigue) ei elle Etaii fi.équent2e 
depuis longtemps par les erifünts des familles de Georges 
Trépanier, Ephreni Fauchcr. Georges Bolduc, Olivier 
VaIICe, AlphonseTaschereau, Josepli Lessürd, Ferdinand 
Chabot, Joseph Tal bot,etc ... 

Des jeuries du 2èirie rang s'y rendaieni pied A 
travers le bois. tandis que ceux demeurant sur la roiiie204 
aujourd'hui, traversaient surun pont achevalet siriié prés 
de l'île cliez Jos Grondin (aujourd'hui). 

Cette école d u  l e r  rang sud portait le no 4. Ce sera 
donc l'arrondissement no 4. 

Si on fait le point, en septembre 1900, il y a trois 
écoles à St Ludger. L'école du village, no 3. Celledu rang 
6 et 7 de Risborough, no 1 et celle de Gayhurst, no 4. 

Avant que la  paroisse nc forme ses propres m:iîrres- 
ses celles-ci nous provenaieni de l'extérieur et plusd'une 
s'est faii prendre au piège par les beaux yeiix d'un colon 
et sont demeurees à St Ludger à perpeiuité. 

Le 19 mars 1901, on crée l'arrondissement no 5. 
David Beaudoin propose qu'une école soit cons- 

truite dans le rang 8 et 9, depuis le demi lot no 5 du rang 
9 et du demi lot no 4 du rang 8 nord. 

Éçulc No 5 en 1947-48 
1Cc1-e rangbe: Willir Fluet Camni. Roger Lamontagne Guy et 
Andrl:n4gin,Anila LCltiurnreu, I'auline Laçhsnce,Nicale Fillinn. 
Zr rangée: Donald Parenl, H6jean Lsiçtiance, Denis Lamoiitagne, 
Rénüld I.étriurneüu,AurPlien Llicli~~nçe,bInriettcLacli~nçe,insi. 
3e rangée: Jean I,ur, CGrard I,amonlagnr, 1,i.a Lbiourneau, 
Odinü I.arhançr. 
4c rang':': Claudetic Fillirin, Clai rina Paren[, Frünce Fillion, 
ChGrCse Hbgin. 
5, rnngce: .,. IjGgin, HClèiic I,amoniagne, Renetle Lachance, 
Fra riyoise 1,achiinre 

Les soumis~ions sont données aux portes de l'église 
le l er mars 1903. t a  maison est contruite pour $425. 

9 j i i in 1902. Il es1 proposé que la durée des classes 
soit p0rti.e de 9h. i~ 4h. P.M. 

2 1 juillet 1904. Edouard Chabot exécute des ripara- 
lions à I'&cole du village afin qii'elle serve 5 deux salles 
de cours. 

30 decetlibre 1906. Les maisons d'école no 3 et 4 
seront vendues par encan aux portes de l'église. L a  
premikre esr jugée t rop pet ire pour le nombre grandissant 
d'kleves, la deuxième est en bien inauvais érat. Ces 
noiivelles écolesdevront 6ire prêles pour l'ouverture des 
cl;isses en septembre 1907. 

Pour l'arrondissement no 4, Georges Rodrigue est 
ch;irgL d'acheter le terrain pour cet te nouvelle cons- 
~ruction. Ceiteicole sera situke surlaierrequiapprinieridra 
p l u s  tard Alexandre Rodrigue. 
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Joseph Lessard est surveillant des travaux. Le coût 
de cetre 6cole $800. 

L'icole du village est vendue i Stanislas Rodrigue. 
Celui-ci la dérnt'nage nie Principale (face à Rosaire / 

Lapierre aujourd'hui). 11 l'a agrandie et dans les annees 
1919 il en Fait son magasin général. Plus tard cette école 
sera la propriété de Majorique Giguère. Aujourd'hui, elle 
appariient à Bernadin Dallaire qui en kit une maison à 
appartements. 

Le premier couvent dirigées par les Soeurs de la 
Charité de St Louis est constriii~ en 1907. If esi bâti à 
I'arrikre de la première école pour donner une cour plus 
spacieuse. 

L'entreprise est donnée h Edouard Dallaire de Sr 
Ludger pour le niontilnt de 3 900 dollars. - .  

Le notaire Beauchesne esr nomrné rSgisseiir pour 
surveiller les tmviiux de construction au coùt de $7.00 par 
mois, Un montant dr:$3000.esr emprunté sur hypothèque 
des biens de la municip~liré. 

Couvent construit en 19137 
Ce premier couvent a belle allure, on en est bien fier. 

96 élèves le friquentent. 11 coinprend trois étages plus le 
soiis-sol pour la grosse fournaise et ses 40 cordes de bois 
de 2 1 I2 pds. Lc premier ktage comprend deux salles de 
cours,deux salles de ricréarion. Danscesdeux sa1 les sont 
alignés des crochets iou t autour des murs pour suspendre 
les vêtenlents des élèves. Face i la porte d'entrée, u n  bel 
escalier verni conduit au deuxième etage. Une rangée de 
chaises droites, uneperireiriblerecouvened'unedentelle 
blanche sur laquelle trdne iine statue de la Vierge, quel- 
ques plantes vertes, tout l'ensemble forme u n  parloir 
accueillant. Sur cet ttage i l  y a egülement deux salles de 
cours. Le troisième Ctage fut rénove en 191 9. Le Saiiii 
Sacrement réside en permanence dans la cliapelle, un 
dortoirpour7à 8 pensionnaires, 3 ou 4chambrespourIes 
religieuses. 11 Y a égalemeiit une salle de bain mais ... h 
l'eau froide ... A l'arrière. on a constritit une annexe q u i  
sert de buanderie e.t de place de rangement au premier 
étage, le deuxième est occupé par l a  cuisine et une 
dépense (garde-manger). 

Le toit est surmonttr d'un clocher. La cloche sonne 
quand on célèbre la messe au couveni et pour appeler les 
élèves aux cours. 

Le couvent rénové en 1919 

La premiere année 96 élèves sont répartis daos deux 
classes. L'année suivante pour 130 élèves on ajoute une 
3èine classe. Puis après les 4 salles de cours seront 
occup6es. 

1907. Salaire du secrétaire $35. par 6 mois. 
Esdras Liiournenu propose que la somme de $120. 

sait verséei MlleTaillon résidentedu onzième rang pour 
l'enseignement qu'elle a doriné aux enfants de son ar- 
rondissement. 

Alphonse Godbout est engagé secretaire pour $70. 
par année, i l  doii fourriir le local. 

En fkvrier 1906, en la dernetire de Donai Gauder, une 
requêlesignke par Chrysologue Koben, Zéphirin Boisvert, 
Eugène Grenier, Alexis Parent, Gédéon Lngueux et 
Gédéon Cil bert, pour demander une école pour les rangs 
1 1 et 12 de Morlow. Le 2 juillet 1910, leurs voeux se 

École No h, professeur: Louisette Hamcl 
Ic r  rang i I1ürrii.rc: Rbül nuisvert, Piiuline Grenier, Lsurtlte 
Grenier, Ptiiliope Iluisvert. 
h rang: Ilihiane et Jriinnine Iioisvtrt,MarieC.Dupuis. Raymond 
lsoisvert, Henri Itoisvert, Fmnçois Grenier, Marcel Grenier, 
I.udger IJnisurrt. 
3e rang: Thérése Iioisveri, Sinione Cosselin, Yolande D. Lise 
Iloisvrrt, Robert Grenier, P:itricr Dupuis. 
Avuiil: Emile Paré, Cistlt! Gusselin, Réjeanne D., Gabrtiel iloisvert, 
1,ucic nuisveri, J. NuEl Grenier, EugéneCrenieret l'abbé Rosaire 
Gigubre 



concrétisent, la  dite maison sesa livrée le 15 septembre. 
C'est l'arrondissement no 6, toujoiirs connu sous le 
nom d'Ecole Rouge à cause de la  peinture. El le est située 
sur la terre d'Alexis Parent (route 24, côté SI-Gédéon). 

En 1910, I'arrondjssement no 3 devient le no I 
(priorité 2 l'école du village) et vice-versa. 

21 mars 191 1, demande de construction pour la 
premièreecole au 2éme rang. Ce nouvel arrondissement 
porte le no 7. Les terrains attaches sont les lots tio 26 h 
42. Josepli Talbot esi autorisé h faire les déiiiarches 
nécessaires. L'écolecst constmiie par Florian Lessard üu 
coût de $550. 

- - -F - -- 

p 6:- 

@xlcole h'" 7 ail 2e Rang (1 9 16) 
lère rangbc: 1s maîtresse Laura Lntilié dc Courcell~s,Urrniideiir 
Lessxrd, Clara Trc'panier, inconnu, Cécile Fautlier, Alcidr 
'I'rëpenier, Ednuard Faucticr, Adrienrie Faucher rt Arniande 

Cüuliri. 
2e rarigte: AngGLine et en avant d'el le sun Irbrr Hili~ire F'aurlicr, 
Hélène Lessard, Berthe Gaulin, Eugénie Fauçlier, Alniu (:auliii. 

Anna Talbot et E v a  Ueaudoin. 
3e raiigbe: Marie Talhot, Alplionse 1-essard, AIhrrt 'Trépiitiier, 
Dsvila Caulin et  Wilîrîd Lcssard. 

L'année suivante soit le 13 mars 1912. u11 aiitre 
arrondisseriieni dans le rang 2, deviendrd I'arrondissc- 
ment no  8. Il comprendra les lots rio 42 à Iti ligne de 
Dorset. Cerie 6cole sera coiistruite sur la terre de Cyrille 
Beaudoin. Narcisse Morin est autorisé à faire dres<er 
I'acrc d'achat. L'icole ouvre ses portes en septembbre 
1915. 

La première institutrice est Eva Chabot. 
En 1912. Le salaire des instituirices es1 porié 2 

$150.00 par année et elles doivent être diplornCcs. 
30 riiars 191 3. C'est au tour de l'arrondissenicnl no 

9 d'erre formk au 1 er rang nord. L'école est coristriiite sur 
l a  terre d'Honork Racine (aujourd'hui Léori Benudoiii). 
Philiben Blais surveille les imvaux. 

14 juillet 1913. Une deuxième k o l e  est c~nstru i te 
dans le rarig 6 et 7. elle porte le no 10. On reconstriiit 
6galemeni la preiniére école en bas du rang qii i date d i j 2  
de près de 20 ans. Sur les plans déjà exisionts, oii ajoute 
la pose d'un double papier entre les lambris d'extériziir 
et entie les lanibris d'intérieur, deux couclies de peinture 
dans la classe, murs vert pâle, plafond blanc. 

C'est David Beaudoin propriétaire d'lin nioulin i 
scie qui se voit octroyer les constnictioiis de ces écoles 
pour $400. chacune. Cyri l lc Lapierre reçoit $35. pour 

creuser uii puits. 
2 1 août 1914- Règlement. tous les enfants en dehors 

de la  municipii l i t i  aiironr h payer $5.00 par année pour 
Sire üdi i~is d;ins les classes. Ce montant sera payé 3 
I'aviince en deux verseinents. 

7 mars 19 1 5- Format ion de l'arrondissement no 11 
dans Ics rangs 8 et 9. Joseph Breton er Esdras Létourneau 
sont riomm6s pour y irouver un site. Une classe pour 35 
&lèves est con5truiie pour $800. 

6 niai 19 19- Les coiniriissnires accordent une classe 
pour les nings IO et I I de Marlow i condit ion que les 
b:irics soieiit fournis nour $35.00. Cetteécole sera utilisée 

I<rcilç N" 1 I du Ye rüi igl I!>lliJ 
Cléniciii Riit)cri,.Jos Fluci, Fcriiniid Lacroix, Paul L~icroix,Denoit 
I,iici.iii.u, I,ut.ieri Uupuis, Rosaire Carrier, René Dupuis, neriha 
Fluci, Ccrili: Hizicr, Jruiirir Kulic-rt, M. I i c r th r  Fluet, RCgina 
C:irric*r, Il i l>ianr I,;ipicrrt. Sinionc I.açroix, Germaint Gilbert. 
h.li.liiiri Gillicii. Enscigiiiiiiie: kliirir Doyuri 

pour uiie vii~gtaiiie d'eiift l~i 1s. C'tst le douziCme arron- 
disscnicnt, i l  coiiipi-end les rangs I O et 1 I depuis les no 
I jusq~i 'ai i  no 1.5 iiiclus. Les plans serie 14 grandeur 
3 1 X23 sont iicceptds, Roiiiiiin Dallaire consrruir cetle 
écolc. en 1923. 

I O  juil lei 1923. 
A / ) L , I ~ I I  ( l ~ s  ~i i r~ î /~ . e .~xr ,~  cl'~?colo el lerrr salaire 
Philoiiiéiit Bizizr $3.50. 
Johiiiiiie Ciaiikre $300. 
Alice Foniiiine $300. 
Les Révérendes Soeurs $950. (3) 
Aiitoirir.rte Lapierre $300. 
Alzxina L;inibert $m. 
A u r h  Bloiiiri $300. 
Mitrie Aii l lé 810iiii-1 $300. 
Al2d;i Vi~choi i  $312. 
Alice Provciït $270. 
Joiinne Carrier $300. 
I I  y i i v i i i t  ;i ce  riioinent la onze iii;iisons d'école el 13 

professeurs. 
Le 28 juil lei 1933. 
Tribleciri (/P.\ r6gis.wir rs, selon I P S  a t - i - ~ n O i ~ ~ ~ n ~ e n ~ s  

Si;iiiisl;i.; Rodrigue 2i.r. I Josaphat Faucher arr. 7 
Athnniisc Carlier arr. 2 Narcisse Mor in  arr. 8 
Henri Louis Provost iirr. 3 Cilinille Blais arr.9 
Alrxriiidt,e Kodi-igiie arr. 4 Thonias Lcssard arr. 10 
Oii i rr  L6ioiirnc;iu arr. 5 Edmond Lacroix arr. 1 I 
Ti-tl'le Piirciii ;irr. 6 Dnvila Beaudoin art. 1 2 



[,es régisseurs sont üuiorisés de procurer aux institu- 
trices ce dont elles ont besoin puur l 'uti l i té des classes. 

12 fkvrier 1924. II est proposé par Rodolphe Bergeron 
que tout l'argent de la Coinission Scolaire soit d6posée à 
la Banque Nationrile, et que ioutes les dettes soient 
payces par chèque. 

25avril 1926- AlfredClicheproposeque laConimis- 
siori Scolaire souscrive un montant de $80. pour acheier 
des livres de réconipense aiix élévcs. Deux douzaines de 
prix canadiens, des livres de prières. Il devra aclierer nu 
nioins 400 livres i l a  librairie Langlois 1tCe de Quibec. 

3 septembre 1926- Caiiiille Blais propose que la  
Conirilission Scolaire prélkve la somme de $0.80 du 
$100.. sur tous les biens iinposobles de la municipalitk. 

En 1927, la Coiiiniission Scolaire paie $0. I O pour 
al lui i~er le  poëk le lundi itiatin. Une remplaçanie d'école 
touche $1.35 piir jour, le prix pour un lavage d'il'cole, di: 
$1.50 à $2.00. 

La Sup6rieure du couverit gagne $375. Les auires 
religieuses $;275.. Elles doiveiit laver leui-s cliisseç. 

D;lris les i~nnées 30, deux autres nrroridisscrnenls 
sonr foriiiés. L'arrondisscrnent no 13 qtie nous n'avons 
pu lociiliser et l'arrondisscnient no 14 qi i i  donriait, ;lu 
rang 8 el 9 d'une longlieur de 9 mil  les, sa troisiCiiie école. 

Dt. 1 928 ii 1938, il n'y ;i pris de procès verbaux. 
Eri 1938, les instiriitriceh ne gagneiir ericnri: que 

$275. 3 $300. par ;innée. Pour les triivai llaiits c'eh1 p;is 
riche non plus. Ex: Joseph Boldiiç travai Ile 1 3 1 /4 hres iiii 
couvent $0.20 l'heure. Cedeon Bilodeau, $8.00 pour 
renircr 40 cordes de bois de 2 112 pdï diiiis la cave du 
coiivcnt. Odilon Richard veiid 20 1/4 cordes de bois à In 
classe no 5 à $1 .O0 la corde. Mnie Pierre M o r i i ~ .  lavage 
de l'école no 4, 32 hrs à $0.1 S. M:irliiris Polilin vide le 
puits 5 tirs 9 $0.15. Cyrénus Liipiei-rz, vide uii cabinet 
$0.50. 

Et, 1938, il a fallii Pi15 ~ i i o i  11s dc 707 cordes de bois de 
18 à 20 pccs ei 40 cordes de 2 112 pcls pour ch;iiiffer les 
14 miiisons d'ecolzh. L e  buis doit Cire du merisier ou dé 
I'érohlè sain, pas dt. roridiiis. 

8 janvier 1939, Eini lz Pari  est rieilgag6 coninle 
secrgtaire trtsorier pour la soiiiliie de $170.00 par année. 

Pierre Ciirrier proposc de prélever $0.85 du 100 
dollars. en plus, uric taxe spéciale est iijoutze dans les 
arrondissements ou on a des comptes 5 reinbourser poiir 
les Ccoles. 

Messieurs les iiispecteurs vieniient vÏhÏ ier lesclnsses 
deux fois I'rin, souvent accompügnés par les conimissni- 
[es. Ces visi tes sont nussi éprouvantes poiir leséléves que 
pour les ninîti-esses. À chacune de ses v i~ i tes  i ls urit 
10iijoiii.s dcs remarqiies comme: rnorique de pupitres, p:is 
de. globe icrresire, il fiiudi-iiil des ariiioires biblioth&qiies, 
des ciii.rcs géographiques, l in regisire convenable, poser 
des vcriiilateurs, etc ... 

I l s  ont aussi des fdlicitriiions à forniuler comme le 
rapport de l'inspecteiir Gustave Girard en 1921. 

Messieurs les cornmir;ssire.s, 
Eii génSral vos écoles sont en bon éiat ei pourvues de 

ce qui leur est indispensable poiir l'année coiirinie, niais 

pour l'école no 2, le local est trop petit pour le nombre 
d'kléves. 11 faudra y remédier. En terminant Messieurs 
les commissaires et Monsieur le secrétaire, vous me 
permeiti-ez de vous présenter mes feliciraiions et mes 
retiiercieriicnts pour le zèle et I'iiiterêt que vous avez 
témoigné poiir la quest ioii scolaire en m'accompagnant 
2 tourde rdes  aiix écoles. Je nie ferai un devoird' informer 
le Siirinteiid;ini du dt5vouemeni que voiis meiiez dans 
I'accoriiplissement de vos nobles tâches. 

Croyez-moi chers messieurs 
Votre tout dévoué 

Gustave Girard I.E. 
1938- Note de I'~nspecteur: P.E. Pagé 
Si voiis voulez qiie les élèves fassenr pllis de progrès. 

iiiigriientez le noiiibre de tableaiix et fournissezde la craie 
de coiileur. D e  cette hqon on se servira davanragz des 
yeiix. N'oii blions püsque 87%des co~iiiaissancesacquises 
le sont piir les yeux et ori se sert de cet organe quand on 
il des rnble:iux et de Iü craie de couleur. 

A sri pi-emière visite dans 1;i ptrroisse, l'inspecicur 
Page demiinde que l'on pose des rideaux aux feiiètres des 
licoles.C'e~iriinsi que lesecrétaire Emilz Paré achète 250 
verges de rissus à $0.15 Ir7 verge. A sa visite à l'école no 
8 e n  1939, des rideaux sont posés aux fenotres, I'inslitii- 
trice Luci l le Lernieux les avait gansés. L e  premier bon- 
jour de I'incpecteur fiit de dégnnser les rideaux disent que 
ça ne rcsseriiblnit rien qu'à des paires de culottes. 

Les iristiruteurs~irices) de 1939- (* 1940) 
Mcirguzrire Lehliiiic $275. nrr. 2 
Lucille Lerilieux am. 8 
Albert Lessiird $750. am. 3 
FGlixiile Mathieu arr.9 
Agrièh Gosse1 i n $275. arr. 4 
Rosc Perr.enii l I lin-. 10 
Paiiline Moriri $300. arr. 5 
Régina Carrier arr. 1 I 
Miideleine Lemieux arr. 6 
Lkonetie Qui rion an.. 13 
Yoliiride Carrier arr. 7 
Lucil le Liirnbert rim. 14 
*Berni~cIeite Poiiliii arr. 12 
"Lorniine Roy arr. 3 
*Julienne Less;ird arr. l l 
"Thérèse Lripiei-re nrr. 9 
Au couveiit, rirroiidissement no 1 ,  les 4 religieuses 

enseign;intes ériiierit: 
Sr Monique de Jésus supérieure 
Sr Joseph de Nnzarci h 
Sr Isiibelle 
S r  C l i r e  
Sr Mr i r i e  Alicc cuisiiiière. 
1 O cléceinbre 1 939- Alphonse Boulanger est autorisé 

de signer pour rivoir un compteur au couvent, pour la 
lumikreéleçtriqiie, hcoiidit ionque les Reverendes Soeurs 
aident ti payer l'éclairage. 

L'év;iliioiioii scolaire est dc $526,850. au taux de 
0.85 dii ceiit. 

30 juin 1940- L'entreprise du brochage du couveni 



est donnée B Lucien Cliche, 5i raison de $160.00 pour 50 
sorties. Le dit Lucien Cliche s'engage à fournir 12 
globes. S'i l y a plus de 50 sorties les additionnelles 
coûteront $2.50- CoGt total $182.10. 

1 août 1940. Las institutrices sont avisees de porter 
le costume de classe et fournir un certificat de santé. 

12 janvier 194 1- On ajoute 112 hre de plus de classe 
par jour. donc 5 1/2hrs de cours. 

8 juin 194 1- Montant reçu du departernent de l'lns- 
truction publique $2305.50 comme subveiition sur te 
traitemefit des professeurs. 

13 juil let 1941- Paye A J.H. Dallaire tax i  pôur 
transporter M. le curé pour examen de fin d 'a i~nle:  31 
niilles à O. IO$. 

10 août 194 1 - L'école no 7 est fermée par manque 
d'élèves. Josaphat Faucher, Florian Lessard er Edouard 
Faucher sont payés $15. pour pour chacun de leurs 
enfants, pour les transporter ë l'école du village ($15.00 
pour chaque étudiant) par année. 

Classe dc Sr Raoul M a r i e  en 1944 
Eli rivant: Laurent Paul Ulanchet, vicaire, Sr Raoul Milrie. 
h. rangCe: Marie Reine neaudoin, Marie Marttie Doyuri, CIG- 
mence Gagnon, Marie Claire Utauduin, Cl6rnenr.r I<oulangcr. 
3e rangée: Litiane Dallaire,  ThCrksc Gilbert, Roliiiidrc Dulluirr, 
Jeannine Pbpin, Thérèse Bizier, Jacqueline GiguGrc, Elisalirih 
Carrier. 
4e mngk: Aline Veillcux! iiiconnue, Huguclte Gotiril, bl;ii.i~ile 
Rodrigue, Jeannine neaudoin. 
Se rangée: Huguette Gügnon, Faby Morin, Jeanne l'aillun, in- 

connue. 
Les Eilrçons à l'arrière: Bertrand Dumas et ... Fillion 

D'autres noms d'insiiiiiirices en 1942- 
GilbeneGagnoii, Artiiande Dupuis, Gisèle Codbout. 
Le 14 mai 1944- La municipalité faii poser le ré16- 

phone au couvent. 
Le salaire des institutrices pour 1944-45 esi de $400. 
Novembre 1944- Inscription 304 élèves. 

15 avril 1945- Noël Carrier propose que la  commis- 
sion scolaire de St Ludper signe le conrmt syndical avec 
les insiirutrices du district no 53. 

Pour les années 46-47, au niveau du district 53, la  
paroisse de St Ludger s'est classee première sur douze. 
Les critères se rapportaient pour l a  niunicipaliré,cornrne: 
etat desécoles, effort financier et observancede la loi. Du 
côté de l'école: succès des élèves (i l'examen et appré- 
çiaiion du triivrill du professeur. La paroisse s'est méritée 
43.7 sur 50 poinls. 

13 août 1945- Revenus des insiit uirices $600. 
L;i nië~i ie iiniiée, i l  est décidé de fournir les livres 

gratuitement 5 tous les élèves. 
Le budget de la Cornmission Scolaire en 1946 est de 

$12,856.00 
EII 1948, ioutes les 6çoles sonr klectrifiles. 
Uiie auire école, portant le no 15 devient nécessaire. 

Elle esi siruée au haut de la salle priroissiale. Elle ouvre 
ses pones en septenibre 1948. 

Ernile Carrier enseigne aux garçons de 5-6-7-8é 
cirinée jiisqu'en 1953. 

De 1953 A 1957, il eiiseigriera aux élèves de la 82 i ln 
1 2é r i  r i  ntre . 

Eii 1 957, corisiruction du collège de 5 classes au prix 
de $53, 92.5. Éniile Ciirrier esr nomme directeur, il 
enscisric au iio 15 À de la Sè ;i la 12e année. Le no 15 B. 
Ovila Plipin ;i la 62 et72 année et Gaston Lambei-t au no 
1 5 C, ;i la 4è et .5& année. 
7 - 

.i - 

AprSs le depart d'Emile Carrier on y enseigne au 
collége que l'il6iiientüire. er ce jusqu'en 1969. 

Li: 27 janvier 1950. les commissaires décident de 
co~is~ruirc. un nouveau couvent dcsepiclasses. I I  coniprend 
égiilcrnent une chiipelle el  la residence des religieuses. 

L a  souinission de J.A. Lripointe de Theiford Mines 
est accepiee poiii- le niotitont de $ 1  19,854.00. 

Li: 5 fdvrier 195 1 est le joiirdugrnnddémenagement. 
Ln Corrimission Scol:iire siispend les cours pour une 
quiiiziiine de joiirs ~ i f i i i  d'ain6nager dans les nouvcaiix 
locaux. 

La béiiCdiction a lieu le 19 août 195 1 en présence de 
l'lionorable premier ministre Maurice Duplessis, du de- 
puré Patrice Tardif, de l'inspecteur Breron. des membres 
dii clergé c i  d'iine roule de paroissiens. 

C'est qiirincl nieine avec ui i  pincement au coeur 
qu'oii voii se iiiorceler le vieux couvent. 

1 I est aclier6 par Alben Gagnon pour $1,100. 
L'annexe est vendue à Et ienne Mor in $100. 



L'escalier de sauvetage Li Mme Joseph Gagné $125. 1904- 1905 Prksident: Alphonse Dumas 

La cloche est donnée pour I'tglise de S t Robert. Secrétaire: Alphonse Couture 

De 1950-1955 1 905 - 1 906 Président: Remuald Dallaire 
L'on a rénové et construit des écoles plus modenies Secrétaire: Alphonse Couture 

pour remplacer celles qui laissaient b dksirer. 1906- 1907 Président: Georges Rodrigue 
Secréraire: Alphonse Couture 

1908-1910 President : Alplionse Bureau 

Secrétaire: Alphonse Godbout 
191 1-1912 Prksident: Alexandre Paré 

Secrétaire: Alphonse God bout 
President: Orner Giguère 
Secrktaire: ~ l ~ h o n s ë  Godbout 

1913-1914 Président: Joseph Talbot 
Le Cou\,rnt  Saint-l,udgt.r en 1975 SecrEtaire: Alphonse Godbout 

1914-1915 Président: Alcidas Dumas 
À conipter de 1957, les &coles qui n'ont pas eu de Secrétaire: Alphonse Godbout 

réparations majeures ferment leurs portes. La 19 15-1 919 PrCsident: Johnney Gosselin 
centralisatioii est dans l'air. Le projet n'est pas accepté Secrétaire: Alphonse Godbout 
d'emblée. niais on finit par s'y faire. Les transports 19 19- 1923 Piesident: Joseph Fortin 
scolriires s'organisent, bientôt il n'y aura plus aucune Secrétaire: Georges Lemieux 
kcole dans les rangs. L'élémentaire va A St Ludger. Le 1923- 1924 Prksident: Alfred Leblanc 
secondaire 2 St GédSon, St Mart in el St Georges jusqu'eri Secrétaire: Georges Lemieux 
1970, année où l 'on construit la Polyvalente Bélanger 3 1924- 1927 Présideiit: Alfred Leblanc 
Si Martin. St Ludger fait alors pariie de la Conimission Secrétaire: Amédée Rodrigue 
Scolaire des Cèdres. 1927- 1928 Présideni: Alfred Cliche 

Les principaux transporteurs scolaires furent H.L. Secrétaire: Arnédée Rodrigue 
Dallaire, Lucien Leblanc et Alberi Cagnon, ce dernier, à 
sa reiniile a IrÇgi~é sa compagnie de transport à ses fils. Pas de procès verbal jusqu'en 1939 
C'est ainsi que depuis au-del$ de 30 ans la compagnie de 
transport Gapnon et Fils sillonnent nos routes. 1939- 1949 Prisident : Alphonse Boulanger 

Tant qu'à nos écoles, plusieurs se sont permises une Secretaire: Eniile Paré 
randonnée au village, se payant le luxe d'une seconde 949- 195 1 PrSsident: Henri Fil l ion 
vie. Elles se sont transforniées en Caisse Populaire, en Secritiiire: Emi le Paré 
nianu facture d'écussoris, en discothéque ou en maisons 953- ,954 President: Henri Louis Dallaire 
résidentielles. Secretaire: Emile Paré 

En 1977. les religieuses quittent le couvent pour ,955- 1957 Président: Ludger Lacroix 
amenager dans une maison privée. On a grnndement Secrétaire: Marie Louis Gilbert 
besoin deces locaux pour lamaternel le, le petit baluchon, 957- 1964 PI-hident: Rosaire Boulanger 
I'adniinistmtion et on local pour les arts plastiques. En Secrélaire: Yves Carrier 
rnênie iemps le nom de "Couvent Si Ludger" fera place 1 9 ~ -  ,966 Prisideni: Adélard Faucher 
3. "École Nazareth" en souvenir de Sr Joseph. SecrCtnire: Yves Carrier 

Liste des présidents el secrétaires-trSsoriers 1966- 1967 Prhident: Adelard Faucher 

1894- 1895 Président: France Fecteau l t Secrétaire: Raymonde Leblanc 
Secrétaire: Edouard Dailaire 1 967- 1 969 Président: Adélard Faucher 

1895- 1898 Présideni: France Fecieault Secrétaire: Yves Carrier 
SecrCtaire: Alphée Richard 1968- 1969 Président: Marie Louis Audet 

1898- 1 899 Président: Ferdinü Chabot Secrétaire: Yves Carrier 
Secrétaire: Alphée Richard 1969- 1 972 Président: Marie Louis Audet 

1899-1 901 Président: Olivier Val Iée Secrétaire: Alcide Fi l l ion 
Secrernire: Alphée Richard 

1901-1902 Président: Jean Bégin Les comniissriires d'école A la Polyvalente Bélanger 
Secrétaire: Alpliée Riclinrd 1968-1971 Benoit Dallaire 

1902- 1 903 Président: Augustin Vachon 1972- 1979 Marie Louis Audet 
Secrétaire: AlphCe Riclirird 1980- 1988 Rnyinond Roy 

1903- 1904 Président: Augustin Vachon 1988- 1990 Marc Carrier 
Secretaire: Alphonse Couture 1990 i 170s jours Diillie Roy 
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LES SOEURS DE LA CHARITE 
DE SAINT-LOUIS À SAINT-LUDGER 

À la demande deMonsieurl'abbéTélesplioreSoucy, 
curé fondateur de Saint-Ludger, la Congrégation des 
Soeurs de la Charité de Saint-Louis contiiiue d'éreridre 
ses rameaux en terre d'Amérique. 

Le 5 septembre 1907, dans une voiture conduite par 
Monsieur Romain Dallaire, commissnire, er l'autre par 
son neveu, arrivent les premiéres religieuses d'origine 
française: Soeur Saint-Fnnçois-Xavier et Soeur Saint- 
Mathieu. Monsieur le curé Soucy, avec sa bonté bien 
connue. les accueille au  presbytkre peridant hui t  joiirs, le 
couvent n'étant pas terminé. Le 1 1 septembre 1907 
marque l'ouverture des classes: 96 élèves sont répartisen 
deux classes. 

Une iroisième religieuse, Soeur Sairite-Septirnie, 
s'ajoutera en 1908. En plus de l'enseignement. elle 
donnera tes premières leçons de piano. 

Les religieuses auront la joie de voir céli.brer la 
première messe dans leur couvent le 30 décembre 19 10. 

Le f ru i t  d u  travail des religieiises ne se fait pas 
attendre. Dbji les vocations se dessinent. En effet, le 1 I 
février 191 1 ,  Mesdemoiselles U o n a  Beaudoin et Marie- 
Anne Bellegarde reverent l'habit de posiulante. D'année 
en année la liste des vocations religieuses s'accroit. 

Le rcldirnentüire couveni construit en 1907 sera ré- 
nové en 1919; on y aménagera les locaux nicessaires 
pour la ctiapelle et un  petit pensionnat. 

Dés lors, les religieuses se font de plus en plus 

présentes aux besoins de la paroisse. De 1926 a 1968, une 
religieuse rouche l'orgue et dirige la chorale. 

En 1936, de nouvelles réparations sont faites a I'inté- 
rieur du couvent, cependant l'installai ion de l'électricité 
n'aura lieu qu'en 1940. 

Les paroissiens se font proches de nous et partagent 
avec nous une grande épreuve. Le 30 septembre 1943, 
notre Soeur Isabelle de Jésus esr victime du feu. 

Apds bien des pourparlers, ddbuie en 1950, la cons- 
truction d'un nouveau couvent et la bénédiction a lieu le 
19 août 1951. L'ancien couvent, vendu a l'enchère. est 
dérnoli. plusieurs réclament des morceaux "reliques" 
riches de souvenirs. Ce bitiment, dit-on, est lourd de 
prièresdes Soeurs. LCS anciens et les anciennes n'oublie- 
ront pas la vieille niaison si chère par tant de souvenirs. 

Avec l'évolution de  la soci61é et I'apreç-Vatican II, 
la prksence des religieuses est appréciée et leur disponi- 
bilit6 mise a l'épreuve participation aux diverses réu- 
nions, formation de coniirés, collaboration entre profes- 
seurs et Iiarenrs, pastorale, formation continue. 

En l'année 1957, nous fctons son "Jubiléd'or". De 96 
qu'ils étaient en 1907, les élèves sont en cette année 
jubilaire prks de 250. On y donne l'enseignement de la 
preinière année ii onzikme inclusivement. 

Polir répondre aux exigences clu Ministère de I'ECILI- 
cations, les élèves du secondaire quitteront Iccouvent de 
Saint-Ludger en 1962. Le nombre d'enfants diminuant, 
Ies élèves du collège, i I'exception de la maternelle, sont 
regroupés au coiivent en 1972. 

bISre Marie dc 1'Arige Gardien, MCrc Justpti dc Naxareth, h 7 i . r ~  hlariï  de la Croix 



Soeur Yvette Vigerassume le direction des ecoles de logemeni, permettant à la maîtresse de résider sur pjace. 
Saint-Ludger et de Saint-Robert. La  Commission sco- Celui-ci comporte une chambre à coucher et une cuisine. 
laire ayant besoin des locaux occupés par les religieuses, Lorsque la maison d'école est trop petite, le  logement est 
elles quitteront le  couvent le 25 aout 1977, pour habiter alors au 2e étage. 
une résidence familiale située dans la côte d'Esdras. L'ameublement de la classe est assez rustique. Vers 

Le nombre de religieuses diminue sensiblement. l'avant: un tableau noir, une tribune surdlevée pour le 
Aussi seuls la direction et le secrétariat de I 'école sont bureau du maître, une armoire servant à ranger: livres, 
maintenus sctuellen~ent par les religieuses. En sepiem- cahiers, craies. regisires d'inscription et boîtes h luncli 
bre 1990, uoeautre religieuseassure la pastorale scolaire. des écoliers. Un  crucifix et une statuette ornent les murs. 

Plusieurs Soeurs de la Cliarité de Saint-Louis se sont A u  centre. s'alignent deux ou trois rangées de bancs 
succéd2es dans l'enseignement a Saint-Ludger. Quel- avec tables incorporees, parfois même les bancs servent 
ques-unes ont vraiment pris racine dans ce milieu si de tables. 
sympathique. Douce souvenance de Soeur Joseph-de- Finalement. dans le coin arrière. tout prèsde la porte 
Nazareth (Juliette Ouelleite), socur aux nombreux ta- d'enirke, une petite tablette supporte un robinet rempli 
lents, douée du sens des affaires. sensible aux déiresses, d'eau que la maitresse ou encore les aines, vont chercher 
se faisant parfois médecinde familieet metteur en scSne. au piiiis de la cour ou chez le voisiri. 
En août E98 1 ,  Smur LuciIleDoyon quitte la paroisse aprks Parlons maintenant du chauffage;un potle à boisdit: 
vingt ans de services bien reconnus par lesparoissiens. "poêle à deux ponts" avec des portes du côte de la cuisine 

Soeur Yvette Viger assume présenteinent la direc- afin que le professeur puisse cuire ses alimenrs. Un long 
lion au primaire. L'école Nazareth conipte 160 elèves et iiiyau traverse Ie plafond, longe le grenier pour aller 
7 professeurs. rejoindre la cherninée tout au bout du toit. 

Homrnüge à cette vaillante éducatrice! Le soir venu, l'enseignante s'enferme dans son petit 
Noire Couveni a vu soriirde ses rangs des prêtres, des local à Ia lueur de la Iaiiipe a l'huile, pour préparer sa 

religieux et un noriibre iinposarit de religieuses. classe du lendemain. 
L'enseigrieinent est d'abord distribué quatre ou 

L'ÉCOLE DE RANG VERS LES ANNEES 1000 cinq niveaux du cours primaire. Les écoliers apprennent 
Avec l'arrivée d'l in nombre grandissant de piori- les élimenrs de base de t'écriture, de la lectui-e el du 

niers, I'augrnentation rapidede la jeunesse, il fallait donc calcul. Ordinairement ils terminent leur cours par l a  
songer h pourvoir la nou veIle paroisse. d'écoles de cani- "corn riiunion solennelle", aprks la traditionnelle "mar- 
pagne. che au catéchisme" qui s'éclielonnesurquaire semaines. 

Avec les années, l'instruction évoluera suivant les 
rn besoiris de Iü p ~ p i i l i i i i ~ n .  

1 L'enseignnnie qii i voulait oeuvrer dans le nionde de 
I'tducat iori vers les années 1900. devait être ccélibaraire, 
êire propre ei bien ti~ise, énergique et courageuse. Elle 
devait accepier de se rerirer seule souvent pour de longs 
niois, les ci-;insporis étanr inédiocres et non existants. Les 

"-7 ""11olici-s sont soiivent l'image du professeur. 
Celui-ci bers doric franc et honnête, de bonne répu- 

ration, lie devra pas fumer, ni consommer de la boisson. 
' il devra pltiire à Messieurs les Commissaires. Monsieur 

le Curé, Monsieur I'iiispecreur e i  aux parents, ceci au 
risqiie de perdre son einploi. 

L'iiiiportance des services rendus n'avait aucune 
école no 9 - kcole ancienne pi-oportiori, avec le salaire verse. 

Eespretiiières voient lejour vers les années 1895-96. Au fil des ans, les salaires ont augmenté. Vers les 
Elles son1 d'apparence très simples, ii la dimension des années 1945 Li 1950, un professeur recevait environ 
fan1iIle.s qii i Iiabi tenr I'rirroridissement et qui la fréquen- $70.00 par mois. 
leront. TI y a peu d'éducateurs de nos jours qui regrettent la 

La pciiie école de rang, toute en bois, esr n~unie de disparition des écoles de rang. Ce n'était pas une chose 
plusieurs fenêtres, d'une simple galerie sur la façade et à facile d'avoir ri enseigner ?I trente (30) ou qiiarante (40) 
l'arriére, deux ou trois batiments servant à remiser le bois écoliers répniris sur six ou sept niveaux. 
de chauffage et à abriier des toileites, assez rudimentai- Ces m;zisonsd'éducaiion n'étaient pnsdes insti tutions 
res. non kclairées er non chauffées. Parfois la glace ei la de haut savoir, cependant clles ont contri bue à tr-ünsniet- 
neige s'liccumulaient sur ces boîles en bois servant de ire de riches voleurs sociales et religieuses, à ln popula- 
sikges. Les toilettes B l'eau? ... Pas question ... t ion roi~joiirs grandissante. Elle sont toutes disparues 

A l'intérieur, elle a généralement deux parties: la aujourd'hui en laissant derrière elles des souvenirs rein- 
classe regroupant les éléves de divers niveaux et le 16s de nostalgie. 
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COMITE D'ÉCOLE 
1971, parution de la mission 27 permettant I'exis- 

tence d'un comité d'école au sein de  chacune des écoles. 
Dès 1 973, notre école procede à la nomination d'un 

premier comité d'école. Les parents de ce comité ont 
enfin la chance de participer 2 la vie de l'école comme 
reprksentants de l'opinion de l'ensemble des parents. La 
préoccupation des membres, &cette époque. est de rendre 
plus humaine la vie à l'école par l'organisation d'activi- 
tCs sociales, impliquant directement les enfants. 

Durmt les annees subséquentes. le comité d'école 
modifie peu ?I peu ses orientations. De plus en plus, 1 1  
ouvre la realité de l'école Q celle de la communauté. 
L'école devient donc partie intégmnte de la cornniunauté 
et tacommunauté, un soutien pour I'écoleet cela,dans les 
faits. Chaque année a connu ses r6alisaiions. 1990- 199 1 
ne fait pas exception avec son projet de réaménagenient 
de la cour d'école. 

Avec les années, les parents prennent la place qui 
leur revient, leur rôle ktant mieux défini. Concréteinent , 
les actions du comité d'école se veulent u n  cornpleinent 
et u n  encouragement des initiatives que I'tquipe-école 
met en oeuvre, afin de rhliser ses objectifs d'apprentis- 
sages. 

II est à souhaiter que lasatisfüciion du devoir accom- 
pli promouvoit la relève et cela malgré les embûches de 
communication ainsique la grande disponibilitéqu'exige 
le bknévolat. Ce sont toujours les enfants q u i  en bénéfi- 
cient. 

Voici la liste des membres du coniité d'école 
Nazareth 1 990- 1 99 1 

Jacinihe Rocheleau, présidente 
Madeleine Therrien-Boucher, vice-présidente 
Diane Dulac, délégué ou comiié de parents 
Andrée Grenier-Bélanger, secretaire 
Rosanne Faucher-Sirois, trésorière 
Gciétane Fillion-Ségin 
Maryse Simoneau, enseignante 

LE PERSONNEL DE L'ÉCOLE NAZARETH 
Que de cikennies se sont écoulEes depuis l'époque 

où, dans chaque école de rang, I'iristitutrice devait ensei- 
gner h sept "divisions" sans oublier, bien sûr, le cours 
prépantoire! 

La vie n'était pas de tout repos pources femrnesqui. 
en plus d'enseigner le français, llariihm&tique, le caté- 
chisme, l'histoire sainte. la géographie. l'histoire du 
Canada et le dessin, se voyaient dans l'obligation d'ac- 
complir de muliiples travaux d'entretien ainsi que de 
dures tâches quotidiennes. 

Faisant suite au trsivail amorce dans nos &coles de 
rang, de nombreux enseignants et enseignantesont oeuvré 
auprès des jeunes au Coiivent du village des le début des 
années " 6 0 .  Dispeiisant leur savoir, ces éducateurs ont 
largement contribué 5 la formation de la relève. 

Aujourd'hui encore, le personnel de I'écoleNazareth 
assure la coiitinuiré de l'éducation des elèves de la pré- 
maiernelle 5 In sixième année de notre communauté 
paroissiale. 

Sur la photo noiis retrouvons le personnel de l'école 
Nazareth. A l'avant: Priscille Moreau (première annk), 
Cerrnaine Roy (deuxieme année), Soeur Y vette Viger 
(d irectrice), Manon Bizier (rééducatrice) et Maryse 
Simoneau (cinquieme année). 

Sur la seconde rangSe: Luce Dubé (cinquiènie an- 
née), Dany Morin (secrétaire) Suzanne Cayouette 
(orthop&dagogue), France Fabi (iroisième année) et 
Suzanne Lacroi x (quatrième annee). 

A l'arrière: Ghislriin Carrier (concierge), Brigitte 
Bi lodeau (sixiètne année) Lucie Pomerlau (maiernel le), 
Georges Paradis (kducateur physiqiie) et Sophie 
Plariiondon (quatrième année). 

elaieni absents lors de la prise de la photo: Soeur 
Rolande Fortier (secritaire), Soeur Bibiane Carrier (ani- 
matrice de pastorile), Hklène Koy (catkchèse) Annie 
Tanguay (anglais), Chalital Bourque (arts plasiiques), 
Nailialie Quirion (riiusiq~ie) et Cilles Papineau (morale). 

Germaine Roy. enseignanie 
S. Yvette Viger, directrice 
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1920 - Le village de St-Ludger (haul de l a  côle) 
Si !a rivière divise les municipalités, l a  côte divise le 

villagc: le bas et le haut de l a  côte. 
Le haut de la côte (nie Principale) c'est le berceau de 

norre paroisse. Là se trouve le couvent, le presbytère et 
l'église qui furent consrmits au début de la mission. 

Par sa situation ITé.glise domine le village et une 
partie de la  paroisse, de rrSs loin on aperçoit la flèche de 
son clocher, à son ombre dorment nos disparus. Sur la 
côte ce fut le "coin" des rentiers. 

Voisiti du presbytere il y avait une belle maison qui 
fut construite par Adolphe Bolducquand i l  est venu vivre 
au village, Orner Vachon l 'a habitée 42 ans. En 199 1 elle 
a été dernenagée. 

L a  suivante c'était Joseph Carrier puisce fut Antonio 
Bégin. Dans la  maison de Rosaire Lapierre plusieurs 
famillc~s y ont demeure, Alyre Bolduc. Johny Poulin et 
Adélard Lessard. 

Siir l'autre versant de la "coulée" c'était Joseph 
Rioiix. puis Odilon Gilbert et aujourd'hui elle est à 
Sylvain Morin. 

Quirion a aclieté cette propriété. maintenant demeure 
d' Aritonio Roy. 

Tout h côté vivait Arcadius Trudel, cette maison ai té  
démolie et c'est sur cet emplacement que Joseph Blouin 
est biiti. 

La tiiaisonvoisinea6téoccupSepuplusieursfamilles 
et déplacee plilsieurs fois. Vers 1 925 Joseph Gagné tenait 
ce qu'on appelle aujourd'hui "un dépanneur". Gustave 
Mat hieu a continué le commerce et a aussi organisé le 
premier garage sur la cote. Ont pris la relève, Albert et 
Raymond Mercier qui est toujours au poste. 

Dans l'autre propriété vivaient Alphonse Bégin et 
son épouse In cklèbre "Ti-Rose". Cette maison a été 
déplacée et In "cuisine d'été" démolie. Sur ce terrain 
PhilippeLeblonca bâti son magasin que JoachimVeilleux 
et Camille C i l  bert oni possédé tourà tour; c'esi dans ceite 
résidence qu'Alfred Leblanc a fini ses jours. 

La dernière rnaison de cette rue a servi d'tcole. 
Sranislas Rodrigue demeurait au bas de la côte, dans le 
voisiiiiige de NoEl Roy, près de la rivihre. L a  débacle qui 
iivai t avarié sn ninison I'ü décidé de s'6loigner. En 19 19 

.t- 

Pi- 

Fdce à l'église, ou Miidaiiie Airiik Giguère rCside, i l  iiccluiert celle tcole poilren fiaire soi1 logis. JI construit 
cetie maison ailé bitiepnr Josel~h Dubé. Octiive DubSei l i r i  b;iç-coié pour uii riiagasin gCiiérül que la Finiille opire. 
RomCo Carrier "Bedeau" oiit vécu 13. t;iiidij que lui s'org;iiiise une boutique de forge. C'esi là 

En aviiiit du presbytère c'&tait Auguste Lessard, leur qiie graiidira sa kiiiiille. ElleaérS la propriéréde Majorique 
fille Rose- Aimée a tenu le bureau de poste avaiit soii Gigiière, aiijourd' liiii c'est une m;ii.son à niiiltiplcs loyers. 
mariage avec Alcide Ciguère, Loiiis Flamel l'a occupé, Quelle surprise pour les foiidateui.~ s'ils revenaient! 
aujourd'hui c'est Bernardin Fecteau. Voir rouies ces rues qui qiindrillent le  village er la route 

Taiit côté, Aniédee Rodrigue, le premier boulanger 204 qui le traverse. Les voyageurs qui passent, d'un 
à St-Ludger. C'est Heriri Rilodeau qui lui a succédé. I I  ;i regard embrasseni lout le paysage; la  rivièreet les fermes 
modernisé l'équipcrrieiit et c'était un coiiinierce florisslirit qui on[ prospér: sur ses rives. 
lorsqu'il l 'a  vcndu i la Cie Larociielle, et un jour toute la Ces aieux rksliscraienr que leurs sacrifices et leurs 
niacliinerie a érC déménagke à Sherbrooke. Josaphat efforts n'on1 pas éré vains. 
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LA RUE NELSON - -*- -1 
I 

Cetre petite rue n'existe pas depuis tres longteriips. 
Relater son histoire c'est remeitre en ménioire les façons 
artisanales qii 'on employait poiir construire vers les 
annkes 1940. 

Les irois maisons qui ont pignons sur cette rue, ont 
kié construites par Lucien Cliche. sur un terran qii'i I avait 
acquis de la fabrique. 

A riii-côte. avec cheval et "scrapcr" la rue est iracée 
et les caves çonr creusées. Les fonclations aussi sont 
coulées selon la mode du temps. Un tonneau reiiipli de 
sable, eau et ciment que le cheval promenait, roulait pour 
bien mêler le contenu, puis on versait le tout dans les 
formes. C'est M. Albert Bellegarde qui a exécuté ces 
tMV;IUX. 

A St-Gédéon on venait de fermer lecliampdecourses; 
un bitirnent était h vendre. il mesurait cent pieds de long. 
Lucien I'ochéte, le scie en trois parties, le débite en 
panneaux; c'estle bois qui a servi h la const ruct ion de ces 
maisons. 

Cette rue portele norn du ciiré qui dirigeait Ü ce 
inoment l a  paroisse: Nelson Lévesque. 

Guy Giguèreachète In première, il y demeureencore; 
la seconde devint la propriete de Zéphirin Gagné, l'autre 
c'est Joseph Fil l ion qui l ' a  habitée le premier. 

RUE BOISVERT 
La rue Nelsori terminée. satisfaits, nous envisageons 

d'ouvrir uneseconde riie,celle qu'on noinnie aiijourcl' hui 
rue Boisvert. On acquiert de la fabrique, le terrairi eil 
bordurede la rivikre, qui servait de p i t u  rage aux ani inriux 
de M. le curé Garneau. où sont cons~ruites. aujourd'hui 
les usines "Boisvert". On ebauche une. rue qui t r i  = verse 
tout le champ. 

Au même ternps. 1'O.T.J. commence 5 organiser des 
loisir?; d'hiver, on leur cède nos droits. Le premier centre 
sportif s'organise, on y insialle une patinoire et biitit un 
chalet. 

Ce lieu devient très populaire. Des parties de "hoc- 
key" y sont disputées chaque dimanche, des équipes de 
l'extérieur viennent renconrrer nos joueurs. C'est un 
endroit de rassemblement. 

II y avait une coutunie d'établie qui consistnit à 
inviier une personne à venir faire la mise au jeu et cette 
dernièresedevait d 'y  ajouter un don. C'était iine inaniere 
subtile d'obtenir des fonds. 

PIED DE LA CÔTE 1915 
Au pied de la côte de l'église, dans ce "coin de 

vi1lage"iI y avait quelques m;iisonset uii rnrigasin général 
qui a appanenu h Alplionse Godbour puis Georges 
Lemieux et Sylvio Boldiic, siijourd'liui demeurede Guy-  
Noël Dlillnire. 

La niaison qui &ait presqu'eri face du magasin, "ail 
bout du porche" car elle a été déplacée, celle qu'habite 
 au 1-Émile Boi\ven figure parini les plus anciennes. 
Madame Friboii iü Diillaire (Cléoplias) y a tenu l e  bureau 
de. poste. Oiit vkcu l i :  Édouard Beaudoin (rentier), Aimé 
Lapierre. C'esr I i  que Loiiis-Philippe Boulanger a com- 
nieiick i exercer son métier de cordonnier. 

Pour se rendre B la propriété qu'occupe Bernard 
Bégin, i l  fallait traverser le chemin, la route séparait les 
deux ~iitiisons, puis suivnit 12 rivière si prks qu'à chaque 
débâcle les glaces bloquaient le passage et obligeaient a 
faire un détour. Ce détour c'est la route qui existe 
aujourd'hui. Oni ilécu là iivant Bernard Bégin: Émile 
Par;, Nozl Roy, Augusie Bizier. 

L a  dSb;icle dc 19 19 n amené bien des changements. 
Lii muisori de Staniblas Rodrigue, ü été déplacée, la 
bouticlue de forges d'Émile Begin eingortée par les 
gliices, I;i 111:iisoii de CElina Bélanger complètement 
déinoliz. Suite à. ce désiistre, Noël Roy éloigne sa maison 
de la rivière, son voisin Édouiird Beaudoin fa i t  de mêrtie 
er vil  I'iiistaller aii bout du "porche". Plus tard AiniC 
Lapierre la ira iisporte où el le est mainrenant. 

SUR LE PONT "ON Y PASSE ON Y PASSE" 
De Lac-MLgiintic CI Lévis où se jette La Chaudière, 

toiiies les pet iies vi Iles et villages construiis sur ses rives 
orit quelque chose en commun ... U n  pont! (sauf St- 
Gédeon). 
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Les premiers furent d 'humbles  ponts couverts,en 
bois; pour nos "periis bourgs", c'était une imposante 
structure! 

Certaines paroisses eurent des ponts en acier, quel 
luxe! puis vint I'kre des ponts de béton. 

A St-Ludger nous avons eu plusieurs ponts. Le 
premier fut construit en 1895 au frais du gouvernement 
pour le coùt de $3000.00. 

En 1919 il est détruit par les glaces, u n  erntracle 
s'était formé. l'eau envahissait la rue, vers 21 hres, i l  
cede ... et le village est sailvé du désastre. 

Le second pont, celui que bien des gens se rappellent 
était se.mblable ail premier, sauf qu'on lui  avait fait un  
ajout pour les pittons. ce couloir on l'appelait "le petit 
pont". 

Dans Ie petit pont. qu'il s'en passait des choses! 
Rendez-vous clandesri ns des amoureux, t nquenards posEs 
pardes vilains, règlemenis de comptes d'adolescents.car 
si u n  différend surgissait à l'école ça fiiiissait par ... "Je 
vais te poigncr dans le pont", ce qui vouliiit dire: un va 

t'attraper dans le pont et t u  vas avoir une raclée. En 
groupe, on le traversait et ça ne flânait pas! 

Aux deux entrkes une inscription disait: "difense de 
trotter" ... Plus tard, uand les camions ont commencé à 
circuler on ajouta: "1 vos risques". 

Comrne i l  n'y avair pas encore d'électricité, pour 
eclairer ce passage, au centre du "grand poni" sous une 
niche oh trônait une statue du Sacré-Coeur; chaque soir 
on allumait un fanal! Et pour celui qui prenait le contrat, 
pas de bknéfices à faire, car souvent le fameux fanal 
disparaissait. 

Et ce pont. tel u n  bon serviteur a servi à n'en plus 
pouvoir. 

On a dû l'étayer avec de solides piliers. posés sous 
son tablier et on ajouta sur la pancarte l'avertissement: 
"Pont dangereux"! 11 a tenu jusqu'au bout, mCme le feu 
ne l'a pas détruit.Plusieurs fois des fumeurs inconscients 
ont failli le faire flamberet chaquefois i l  yavaitquelqu'un 
pour prévenir le drame .... 

Les ans, tout douceinent l'ont miné, on le voyait 
s'effronder. sa charpente se dénuder, son recouvrement 
de rouge qu'il était, est passé au gris! 

Quel soulagement pour tous, lorsqu'enfin la Cie 
Brassard de  Lac-Mégantic obtient le contrat pour une 
nouvelle construction. Pikce par pièce il fut démoli pour 
faire place h celui que nous avons maintenant, qu'on 
appelle "Pont Soucy" eii l'lionneur du premier cure. 

Pour permettre la circulation durant les travaux, un 
pont temporaire fut érigé. i l  avait ses assises d'un côté de 
la rivikre derrière le restaurant er aboutissait sur l'autre 
rive où se trouve le garage de Guy-Noël Dallaire. Au 
cours de l'été, pendant les travaux, un orage soudain 
hiillit tout emponer. 



Enfin nous avons eu u n  solide et moderne pont de Les enfants prenaient le chemin de I'6cole qui ouvrait ses 
bkton. Cette acquisition a non seiilement changé l'espect portes i 9hres. Le postillon apportait le courrier pour 
de notre village. mais a aussi ameliorB les abords en le IOhres, c'était !'événement de In journée. 
redressant et applanissant la niontee qu'il y avait face au  La banqut CanadienneNationalequegkrait le notaire 
res~aunnt. Veilleux n'avait pas d'heure Fixe. C'était la routine des 

BAS DE LA COTE 1920 
Le "bas de la côte", expression populaire pour dési- 

gnerla rue Du Pont. a toujoursété le quartier commercial. 
Vers 1920, il y avait déjà plusieurs comrrierces, on 

trouvait tout ce qui était nécessaire pour répondre aux 
besoins de la cornmunaut& et un certain trafic existait. 
C'est à la beurrerie que commençaient les activités. Les 
cultivateurs venaient porter leur lait ou crkme, quelques 
uns arrivaieni vers 6.30 hres, puis ils se rendaieni faire 
leurs comniissions soit au magasin Bergeron siiué tout à 
côié ou au magasin Pagé le voisin. 

Le moulin à scie conimençait ses opérations à 7hres. 

jours d'&té. 
Le pont traversé. 3 votre gauche. cetre grosse bâtisse 

rougec'était l'important "Syndicat Nadeau" où plusieurs 
couturières travaillaient la confection de vêtements. 
Quelques annCes plus tard, Louis Dallaire l'acquiert il en 
fait sa maison privée, organise un  restaurant et c'est 
toujours demeuré "Le Restaurant". 

Lelongdusyndicat, uneruellequj mène 2lakurrerie. 
Sur le terrain où se trouve le bureau de poste, il y avait la 
maison que jadis Ernest Dallaire a occupée; elle a été 
démén:ipie ... 

Puis veiiaii le magasin Bergcron, i l  a étk la proprikté 
de Georges Lemieux. Henri-Louis Fillion, aujourd'hui 
c'esi la moderne Coopérative, son voisin était le magasin 
Pagé, lu i  a succédé Alphonse Gagnon, M-Louis Gilbert 
et Robert Dallaire. ~ n t r e  les 2 magasins il y avait "la 
balance". L'érS les culiivateurs qui vendaient du foin 
venaient faire peser leur voyage, le poid du "rack" 
enlevé, on faisait le calcul pour savoir le nombre de 
boites. 

La rue des Piiis a été ouverte par M. Pagé, une seule 
riiaison s'y trouvait toulau fond celle deFernand Lacroix. 
M. Pcigé l'avait f i i i t  coiistruire pour y loger son ernployL. 

Le magasin de meubles "Yves Carrier" a Cté la 
risidence de Rotnualci DaIlriire. Plusieurs fan~illes y ont 
passé. Daniel Gagné, John Poulin, en 1935 i l  y tenait une 
boucherie 3 l'arrière. 



L;i première coiffeuse attiirée fut Hi lene Paré, elle 
avait là son salon. Lorsque Laurian Gagnon l'acquiert il 
modernise. tout l'édifice. au rez-de-chaussée il ouvre le 
premier magasin de meubles à St-Ludger. 

La maison qu'habite Yves Carrier aujourd'hui, a 
servi de succursale à. la Banclue Canadienne Nationale, 
gérie par le notaire L.M. Veilleux. Le docieiir Georges 
Gronclin l'a habitée, puis ce fut la  famille Albert Dumas. 
Lecentral téléphonique aéte instal lé, Mme Albert Durrias 
l'a terru 29 ans, bien secondée par son f i l s  Laurent. 

Le premier qui a résidé chez Julien Lacroix, c'est 
Augiiste Güudet i l  avait une cordonnerie, c'est son fils 
Donat qui hériie de la maison. Albert Dumas y a vécu 
plusieurs années. Pour avoir plus d'espace pour son 
commerce. Orner Doyon s'installe 15, en plus de Iû. 
boucherie il ouvre une épicerie; à son depart c'est Jos- 
Airni Lacroix qui I'acliète, continue et grossit le corri- 
nierce. Son f i l s  Julien a pris la relève. 

L e  premier bureau du cenirnl de teléphone qiie j e  riie 
rappelle était dans la maison où demeure Gino Fecteau; 
c'ét;iit Alfred Trépanier qiii le iennii. QI-fier V:icliori 3 

v&cu là sa retraite, puis Phydime Morin. 
Voisin, c'éiaii l a  maison que plusieurs rnCdecins ont 

habir6e. elle a brûlé lorsque le Dr. Charles Boisvert y 
résidilil. 

Plus haui, une autre belle maison, celle de Clara 
Trépanier. C'est IVi l f r id  T r i pn ie r ,  habile ouvrier qui 
l'avait construiic pour sa farliille. Sa femriie Milrie- Alice. 
cunfec(ionriaii et vendiiit des chapeaux, c'ériiit la modisre 
du village. 

Celle qui fut lorigtenips la dernière maison de noire 
municipalité a &té habitée par Mine Clarildii Rioiix, 
Pierre Lachance, Sylvio Fnuc her, aujourd'hui c'esi Mar- 
tial Duguis. 

Du c6ié nord de la rue, la premikre miiison prSs du 
pont fut plusieurs années: "le biireau de posre", elle a 
appili-tenu ü Oriier Giguère qui Siait niaître de posre. 
Henri Fi l l ion I'achkte et organise utie boutique de ca- 
deaux. Depuis i 973, c'est Laurier Faucher qui er i  est le 
propriéiaire. 

klülcl C1I:riptius Dallaire 1905 (blaillctte). 1.c jrurir fiÿrfiin ( c i i l i i t  
l e  clieuul: .l. H. Uallaire. Sur I:i galerie , lei- i:txgr: Cli.upl~ri~ 
Di~lliiirr, 2c tinge: 1,ouisa I.amontagne e t  Alplionsr Dall;iire. 

t a  ruelle qui niène ûii moiil in A scie traversée. c'est 
l'hôtel que Cléophas Dallaire a faii construire. A sa 
retraite vers 1938, il vend à Robert Chapdelainc. Se sont 
succ6dés: ClovisPagé, Josaphat Qiiirion, MauriceFiIIion; 
elle brûle. Josaphat en üchéte une qui était vacante ?I 
Piopolis; la traiisporter ici fut toure une odyssée Laurian 
Lacroix l 'a eu quelques années; maintenant c'est Jean- 
Yves Richard. 

Dans Io maison suivar~te il y a eu plusieurs commer- 
ces: une ferblanterie teniie par Doiiat Dallaire en 1 920. 
Puis Theophile Goiilct ouvre une cordonnerie vers 1930. 
Philippe Boulanger lui 3 succédé, aujourd'hui i l  y a un 
salon de coiffure. 

L a  maison voisine consiniite par Alphonse Boulan- 
ger, a toujours été propriété de la famille puisque c'est 
son peiit-fils M;ircel qui l'a ncqiiise. Bien des locataires 
ont Iiabité le Iiüiit; Jean Diillaire a eu son bureau de 
deiitisie vers 1 925,  Joseph H. Dallaire après son mariage. 
de iiiêiiie qiie Jean-Bapt isie Boulanger et bien d'autres. 

L:I où Iiobiie Sicphane Boisvert. cette   nais on. au 
coiii de I;I n ie  D:ill;iii.e, il &te batie par Alphonse Bureau, 
c ' i  tiii I u i ~  hôiel vers 19 15, puis elle sert de risidence a 
Eleucipe Bergeron. À Iciirdépart pour le Lac St-Jean, le 
iiot;i~ie Veil leux I 'ncrltiiert. Lorsqii ' i l  quitie SI-Ludger. il 
la revend 5 Gitr,ai.d Boisvert puis elle appartiendra à Paul 
Boisvrrt qiielques ;innées. 

Au teiiips de Iü frinii Ile Bergeron i l  y avait un jeu de 
croqiiet d;liis le pal-terre sous les érables; et derrière la 
miiison, un jeu de iennis; c'éiiiit ioute une attmctiori dans 
le village. 

Dan5 I'hiibitiiiion que Léo Létourneau vient de reno- 
ver au coin "de lii peiiie rue" ont vecu là: Alfred Cliche, 
Oiner Drouin, Léo Michaud, le Dr. Jutras et plusieurs 
niinees Joseph H. Dallaire. Cerie niaison de mê~iie que 
celles di: Jeiin-Guy Drouin et Cilbene Lapierre furent 
bhies par ICS friZre~ Ernest e l  Arthiir Vallée, toutes trois 
de style 3, peu prks semblable. 

Au[rt.lois sur I'einplacerriei~t de Philippe Cliclie i l  y 
avni t urie aut re riiaisori, loseph Rodrigue a vécu là, c'éiaii 
iiii cliiiri-oii et sa boiiiiqiie Liait aituEe i côté. Cer te ~iiaison 
ü é i i  acliet6ri: et dét116n;igCe par Alexandre Benoit ou elle 
5e trouve rii;iii~teii;int. 

Chez Jeüii-Guy Drouiii: le pi-emier ii hnbiier cetie 
iiiiiison fut Eriiext V;~lIke; 2 I'urriére i l  avait un moulin à 
scie, i l  pi.Spiir;iii des niniiches ii balai, "carrés" qu'il 
expidii i i i  i Lm-M6guiit ic polir les finircar i l  ne possédait 
p i~sc ie  macJi~iics pour les tourrier. Onr demeiirk là: 
NiipolCon Choquelie, puis Alfred Cliche 30 ans. En 1 968, 
Jeiiii-Guy Drouiii 1';icqiiiert. 

D~ins I;ideineiire de C i l  berte Lapierre a vécu Georges 
Dubk, i l  &;lit cordoiiriier, sellier. Sa bouiiqiie qui Eiai t  en 
reirkiit ;i kt2 dCmolie. EII plus de reprirer nos "boiies" il 
;rri;ichiiii les dents. Son passe-ieinps favori, l e  jeu dc 
daines et son plus rerverit parteliaire était Camille Blais. 
Cléinei~t Begiii a ~içlicté le conirrierce; puis se sont 
siiccéd6s: Arrnlind Dumas, Gérard Breton. 

C'est Ed117oiid Tascherenii qui habitait la maison 
siiivanie. Apr2.s le dzpnri de A. Trépanier, le central du 



téléphone est transféré là et i l  y est demeurk plusieurs 
années, ce fut  aussi le premier local de la Caisse Popu- 
laire. Cette maison a été démécagée, elle avait Cté cons- 
truite rue du Moulin, voisinedecekledeRomain Dallaire; 
aujourdYhuiRogerBlouin en est lepropriktnire et c'est l u i  
qui  l'a complètement transformee. 

La maison où dside Ovila Pépin depuis 1957 a été 
celle des bouchers: Orner Doyon et J.B. Bégin, puis fut 
occupée par Gérard Boisvert quelques années. 

Sur le bel espace de verdure propriété de Lucien 
Duquette, il y a eu une maison qui a éte dernolie, dans 
cette résidenceont vecu Joseph Giguére,ElzearFiIIionet 
Bertrand Fillion puis les derniers résidents furetit Trefflé 
Parent et ses soeurs Alice et Bertha. 

La propriété suivante est celle de Mme Rose Poulin. 
Avant que son mari l'acquiert, cette maison appartenait 
h Orner Doyon et les résidents antérieurs étaient des 
locataires. John y a tenu un certain temps une epicerie 
boucherie. Aujourd'hui c'est 1B que se trouve le secrkta- 
riat de la municipalité. 

Paul Doyon, Amédee Lessard, Piem Carrier, Ange- 
Émile et Hilaire Faucher ont successivetnent habité la 
maison voisine, aujourd'hui c'est Richard Quirion. 

Voila les demeures qui existaient vers 1930 "en bas 
de la côte". A cette énumération, bien d'autres se sont 
ajoutées, de confortables et modernes maisons ont &é 
consiruites. Dans notre municipalit6, i l  n 'y  a plus d'em- 
placements vacants, rue d u  Poni. 

La rue des Pins a été proloiigke et la petite ruelle le 
long du restaurant est devenue me des Érables, 1h pas u n  
lopin de terre de disponible. 

Les trottoirs de ciment ont remplacé ceux de bois. 
L'asphalte recouvre les rues. L'électricité éclaire mai- 
sons et village depuis 1939. 

LA RUE DALLAIRE AUX ANNEES 30 
La rue Dallaire, couramment appelée "la petite rue" 

avait aussi ses commerces. Au commencement de lu rue 
se trouvait la boutique du ferblantier Vi Imkre Brousseau; 
lui a succéde Leon Dostie. Cette bâtisse par la suite a été 
occupée par Marjorique Giguère, Aitné Morin, Ludger 
Paré, Georges Paradis. 

La maison voisine ainsi que la forge ont appartenu ii 
Jean Trudel, Aime Bertrand ei Rosaire Boulanger, tous 
trois forgerons. Aujourd'hui Réginald Gügnon y opkre 
un important commerce de machines aratoires. 

De I'autrec6téde larue,en face. la boutiqued'Eug2ne 
Dumas charron et barbier, ( i l  coupait les cheveux autant 
aux femmes qu'aux hommes). C 'es  Rolaad Roy le 
dernier qui  a exercé 12, ce métier. 

Des familles qui  ont vécu dans celte rue vers 1925 (i 
35, rappelons: RodolpheBergeron, Éloi Carrier, Gaudilis 
Roy; maison de Mme Isabelle Carrier. A la suite Charles 
Doyon, GCdCon Bildeau, "le vieux garçonTom Leclerc". 
ce fut aussi la demeure de Mme Pierre Lapierre, rnainre- 
nant Anatole Lessard. 

La maison suivante, qu'habite Luc Pépin a étk la 
proprieté de Wilfrid Beaudoin et d '  Alex Couttire, c'est 

l u i  qui l'avait fait construire par Alphonse Boulanger 
lorsqu'il vint rLsider au village. 

La dernih-e rksidence de ce câté de la rue a été 
occupke par Onésiphore St-Pieme enfin par Napoléon 
Lemieux. 

C'est chez Germain Pépin qu'ont habité: Arthur 
Dallaire barbier et fidouard Chabot et où demeure 
REginald Cagnon. c'était Joseph Dallaire. industriel, qui 
avait pour voisin la boutique d'Eugène Dumas, puis 
c'était Cléophas Manin, aujourd'hui Mme Candide 
Dunias. 

Puis venait la demeure de Gaudias Dallaire suivie de 
celle d'Alexandre Roy. cette maison qui terminaii la rue 
f u t  le logis de Mme Baron. 

Cetie rue, on l'a nommée "Dallaire" pour perpétuer 
la memoire d'une famille d'industriels qui, d'une gkné- 
ration i l'autre ont été propriétaires du moulin à scie. Le 
pere: Romain Dallüire puis ses fils: Joseph et Gnudias, 
ses perits-fils: Bernardin et Benoit et enfin ses arriéres- 
petits-fils: Michel et Reno Dal taire. 

M. Romain Dallaire n habité rue du Moulin, cette 
belle grande maison qu'il n fait b8tir et y a élevé 14 
enfans: Antoine, le cade1 en a hé.rité, puis Désir6 Sirois l'a 
acquise aprks que sa demeure, au premier rang eîit brûlé; 
maintenant elle alipartieiit à Sylvain Bélanger. 

En 1907, on voyait sur cette même rue, derrière 
I'hôrel une autre demeure, identique, où logeait Mme 
Cordklia Lapierre, réléphoniste. 

Cette maison n été déménagée, ne la cherchez pas, 
vous ne 1a reconnaîtrez pas, ~ant elle n su bide transforrna- 
tioiis; elle est la propriétt! de Roger Blouin. 

Rue du Passage: Marcel Morin n'est pas le premier 
vivre la, en 19 17, i l  y avait u n  photographe d'installé: 

Adélard Lessard. La débiche a empori6 son studio et la 
maison f u t  relocülisée au boui de la "peiite rue" c'est celle 
de Madame N. Lemieux. 

La rue St-Charles paratléle h la rue Dallaire porte le 
nom de celui q u i  avait cédé le terrain Charles Doyon. I l  
n'y a qu 'une  rksidence consiruiie par Laurent Grenier en 
1973 et habitée aujourd'hui par Jeün-M. Pare. 

La rue Dallaire est aujourd'hui fort achalandée, elle 
a doublé ses actifs. Les anciennes maisons toiletiées de 
neufont gardé leur cachet, des modernes ont été constmi- 
tes ainsi qu'un centre de loisirs avec piscine. Cette partie 
du village avec ses petites rues adjacentes en font un joli 
faubourg. 

Ceci est u n  récit des souvenirs que je conserve du 
temps passé. J'aurais aimé faire revivre l'histoire de tous 
ces gens qui ont vécu 18 et que j'ai connus. 

LE PREMIER MARCHAND A ST-LUDGER - 
S.R. PAGE 

En 1904, l'abbé Soucy curé de la mission de St- 
Ludger se rend visiter un confrére de collkge S.R. Page 5i 
Lawrence Mass. U.S.A. où ce dernier exerce le milier de 
photogr:~phe. Durant son s6jour chez ses amis, l'abbé 
Soucy fait ntiroiterlesnviintagesqu'it y aurait tiouvrirun 
magasin générül dans la paroisse nouvellement fondéeet 
où i l  serait le seul marchand. II plaide si bien sacauseque 



M. Pagé décide de venir tenter sa chance à St-Ludger. 
En 1905, i l  arrive avec sa femme et ses trois filles 

dans un village q u i  ne compte que quelques maisons, pas 
de couvent, pas de loyer. M. le cure partage donc son 
"home" avec la famille, le temps que dure la construction 
de leur future demeure. C'est Ernest et Arthur VailSe qui 
exécutent le conrnt. Une confortable maison est batie 
avec un grand magasin adjacent et u n  parc planté de pins 
est aménagé. Pour ce petit patelin c'est une résidence 
princière. 

M. Pagé que les gens ont toujours nomme "S.R." 
était tout un personnage, avec son "pinch" (barbiche) et 
ses yeux vifs, il possédait de nombreux ialents. i l  Etait très 
ingCnieux. 

En plusd'améliorer lescrochetsh habitsdéjhexistants. 
i l  inverire une machine pour faire ses propres creations, 
u n  crochet de sûreté broche cuivrée, sa machine action- 
n i e  par u n  moteur à gazoline, pouvait fabriquer onze h 
douze mille crochers par jour. C'est h I'kglise que l'idée 
de crochets germa, ceux qu'il y avait dans les bancs 
n'étaient pas ad6qunts pour tenir les chapeaux et au cours 
de ta messe, souvent des chapeaux tombaient dans I'al- 
Iée. Aux crochets déjà existants il ajoute une pièce qui 
maintient bien en place les coiffures. 11 cr6a plusieurs 
autres inventions,entreautrecelled'une tablestabilisatrice 
utilisée sur les bateaux, ainsi que plusieurs articles 
d'adaptation industrielle. 

C'était un bon vivant, aimant bien d e  temps h autre se 
payer du bon temps. 

De Mme Pagé je garde le souvenir d'une grande 
dame de la "belle époque", ruban de velours au cou, 
chapeaux h voiletie, une personnalité q u i  suscitai[ le 
respect. 

EDIFTCE DU BUREAU DE POSTE 
Ce duplex est une entreprise de Lucien Cliche com- 

mencden 1946. Cet emplacement était vacant depuis que 
Jean Trudel avait acquis la maison qui s 'y trouvait pour 
agrandir sa résidence. 

Ce terrain appartenait h Alfred Cliche qui nous le 
vend pour $2000. Situé nu coeur du village, c'étajt Lin 
endroit trés intéressant pour le commerce. 

Nous nous associons avec Pierre Lessard et nous lui 
vendons la moitiC de la propriété. La consiruction com- 
rnence b l'automne; on creuse et coule les caves, faisons 
un premier plancher qui servira d'abri pour préserver le 
belon du gel et servira d'usine où roui l'hiver nous 
fabriquerons nos blocs de ciment u n  Li u n .  



C'est Pierre Lessard qui le preniier construit. 11 y 
atnenage h l'avant une boiitique de vétenients. à l'arrière 
sa rksidence. 

Lorçque Pierre Lessard va s'  i nsinl ler à Lac-Migant ic, 
il vend sa partie à Benoit Lacroix qui y installe un salon 
de barbier et de coiffiire pour dames. 

À son dCpart pour Slierbrooke, c'est Louis Fecienu 
qui l'acqiiien, i l  en fait sa h i d e n c e  e l  maintenant Noël 
Mor in en est le propriétaire. 

C'est devenu son bureau d'assurances. sa résidence 
et i l  y a aussi des loyers à l'étage supéricur. 

PRINTEMPS 1937 
C'est Ci noire tour de construire. C'érait I'apiès- 

guerre et les maiériaux de consiruction Ctaicnt encore 
rares; on avait importé du cimeiit des Étais-unis e l  on le 
payai t doiible prix. il en étair de riieine pour le  clou ei les 
feuilles de "sheer rock". 

Au sous-sol se trouvait un entrepôl pourdes pièces de 
machines agricoles; nous étions distributeur BElanger ei 
Mrissey-Harris. 

Au  premier étage le bureau de poste vccupe iine 
partie de l'espace et le reste sert pour nion cominerce de 
chapeaux, tissus et mercerie. 

Quelquesariiiées plus lard ce local abri terri le premier 
atelier de couture dans la région. Lorsqu'on vendit l a  
manufacture, on loue tout I'étageau Ministèrcdes Postes 
pour le bureau de poste. 

Les &rages supérieurs noiis servent de rksidence. 
En 1973 nous vendons B Lkon Beaudoin notre im- 

meuble, aujourd'hui on y trouve plusieurs loyers, un 
bureau de médecin er le bureau de poste est toujours en 
place. 

Notre population est fiere de son village et de sa 
paroisse. Les propriéris sont bien eniretenues, vous ne 
voyez pas de maisons délabrées. Qu'importe l'endroit où 
l'on denieure, le paysage qui s'offre A noire vue, pour 
nolis est le plus beau nu monde, avec ses prairies ver- 
doyantes, ses côteaux. ses boisés, la vallée et sa Chnu- 
dière. 

Comme le dit un vieil adage;[ 
Rien n'est si beau que son pays; 
Ei  de le chanter, c'est l'usage; 
Le  mien je  chaiitz 3 ines amis. 

(G.E. Cartier) 
Frrrnçoise Cliclie 
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MUNICIPALITE DE RISBOROUGH 
PARTIE MARLOW 

Dans un avis public, le 25 avril 1900, le conseil 
municipal du comté de Beauce annonçait que le 14 mars 
1900, i l  avait adopte des résolutions pour ériger la muni- 
cipalité des cantons unis de Risborough et de Marlow. 

La premikre assemblée génénle du conseil inunici- 
pal de Risborough partie Marlow eut lieu chez Adélard 
Jolicoeur le 4 juin 1900. Le conseil était ainsi formé: 
Romuald Dallaire, maire; Qouard ~ e a u d o i  n ,  Alyre B lais, 
FranceFecreau, Louis Garanr, Olivier Gilberi et François 
Turgeon. conseillers; Adélard lolicoeur. secrétaire-tré- 
sorier. 

La municipalitC est d'abord divkée en six  arrondis- 
sements de voirie. En 1920, la municipalité comptera 12 
arrondissements de voirie. 

Les réunions du Conseil municipal dc Risborough 
furent d'abord tenues dans des résidences privges. En 
1942, le Conseil si&ge h la salle paroissiale de S i-Ludger; 
en 1972, la salle paroissiale est louke 3 M. Raymond 
Boisve-ri ct  le 4 juillet de la même année, le Conseil tient 
sa première réunion i la salle d u  Collège. En seprerribre 
1983, la Commission scolaircdesCèdres vend le Collége 
à la municipalité. Au début. les réunions avaient lieu 

I'avant-midi et on ajournait jusqu'en aprks-midi. Par la 
suite, les &unions se tinrent le soir. 

Depuis sa création. le Conseil municipal a voté 
plusieurs résolutions; en voici quelques-unes que nous 
jugeons plus importantes. 

En 1902, le Conseil autorise la construction d'un 
pont su r  la rivière Samson, dans le rang 8, au coût de 
$669.00. 

En 1906, de grands travaux sont nécessaires suite à 
une débâcle causée par les glaces de la rivière Chaudikre. 

En 1907, la municipalité donne $25.00 pour l'achat 
d'appareils ou d'objets propres à prévenir les incendicset 
leur progrks. 

Du 31 dkcembre 1910 au 31 dkcernbre 1911. les 
religieuses administrenr les comptes de la municipalité. 

En 191 1 ,  le Conseil s'engage à payer la moitié du 
prix du bois pour la Fabrication de trottoirs, à la condition 
quc le coût n'exckde pas $17.50. 

En 19 14, une tequite est soumise pour la construc- 
tion d'une route reliant St-Georges et Woburn. 

En 1922, le Conseil demande les services d'un ingé- 
nieur pour tracer le plus tÔ[ possible la route qui relierait 
Lévis à lac-Mégant ic et qui pourrait se rendre à Portland, 
Mairie. 

Ilcrnardiri Gagnon 

Rayrnoiid hlerçicr Aiidrb lieaudoin 
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En 1926, une demande est adressée au Conseil pour 
I'inslallat ion d'un escalier dans la côte de l'église, jus- 
qu'au pied du pont. 

En 1929, le Conseil demande au gouvernement du 
Québec de prendre le pont de la rivière Chaudière à sa 
charge. 

En 1935, uiie demande est faite au ministère des 
postes afin d'établir un service de malle à St-Ludger, par 
postillon. 

En 1936, le Conseil demande au gouvernement 
d'acheter les lois de John Breakey pour l'établissement 
des chômeurs pauvres. 

En 1937, le Conseil de.mande à l'honorable Maurice 
Duplessis, premier ministre de la province de Québec, de 
faire consiruire une ligne de transmission électrique 
jusqu'h S t-Ludger. 

En 1943, on vote pour que le dépotoir, pour les trois 
municipaliiés, soi1 en bas du nioulin d'Alphonse Bouiari- 
ger, sur la r ive riord de la  rivière ChaudiCre. 

En 1946,unpermisest accordehM.PhilippeLeblanc, 
pour l'ouverture d'un magasin dans la paroisse. 

En 1948, une demande est Friite au gouvernerneiit 
pour la consiruction d'un nouveau pont sur la rivikre 
Chaudièe. 

En 1950. on dernande que le transpon des journaux, 
L e  Soleil et v, soit filit par autobus. 

1953 marque le début de la numérotai ion des sièges 
des conse i I lers. 

En 1954, la vitesse permise, dans le vi Ilage, est de 20 
milles à l'heure. 

En 1963, une demande est adressée au iniriistérc de 
la Voirie pour allonger In route 24 dans la muriicipali té de 
Risborough. 

En 1973, le conseil fait une demande pour I'obteri- 
tion dii bureau de poste sur son territoire. 

En 1978, le Conseil accorde le corirrat de consrruç- 
rion du garage miinici pal. 

Certaines résolut ions, peitinentes A l'époque où elles 
oni éré votees, caractérisent l'histoire de la iiiuiiicipaliré. 
En voici quelques unes: 

En 1900, on passa le règlement suivant iouie p u -  
sonne troublant Iri seance du conseil sera passible 
d'amende de $5.00 outre les frais occasionriés. 

Égalelnent en 1900. il était inrerdir de rrotter ou de 
fuiiier sur le polit, sous peine d'amende de $2.00. 

En 190 1,011 défend la vente. des liqueurs eriiiivrnntes 
pendnrit I'ontiéeencours. sous peine d'amendede $50.00. 

En 1902, la vaccination esr rendue obliglitoire pour 
les enfants et les adultes, sous peine d'ari~eiidt: de $5.00. 

En 1904, on accorde $24.90 ou Docteur M;issicoite 
pour visiler I'ecoIe de la paroisse afin d'arrzier les 
maladies conragieuses qui exisient dans l a  paroisse. 

En 1905: "Les contribuablesqui feront un commerce 
ou vendront uii produit le dimanche et aux jours de fktes, 
seront passibles d'une amende de $10.00." 

En 1910, on demande aux iiistitutrices de refuser 
I'entrke de la classe à tous les enfants qui négligeront de 
présenter iine preuve siifilsarite de vaccination. 

Égalernent en 1910, il est interdir de glisser dans les 
cheniins piiblics sous peine d'amende de $2.00. 

En 1920, on demande aux compagnies de téléphone 
d'installer les poteaux hors de Iri route, pour Iü sécurité 
publique. 

En 1933, le coiiseil deinande au député Lacroix de 
l'aide, soit de la farine, pour aider les pauvres cliômeurs. 
Le Conseil reçoit S 1 50.00 et achète 20 sacs de "fleurs" 
pour distribuer aux chômeurs. 

En 1936, une prime de $5.00 est accordée à ceux qui 
ciipturent uii ours. Le  chasseur doit être assermenté 
conirne le vrai tueur. II doit produire la  peau de l'ours et 
le secrétaire doit enlever uiie partie de la tête et la faire 
brûler iriimédiatement ... 

Les salaircs payés il ceux qiii travaillaient pour l a  
municipaliiéont ivolués; en 1922, le salaire d'un homme 
(pour les travaux d'éié) éiait de $1..50 h $2.00 par jour; 
Uri horilme et deux clievaux: $4.00. En 1942, on payait 
$0..25 l'heure polir les homines et  les cheviiux. Eii 1951, 
le siilaire horaire est f i x é  à $0.50 et, en 1953 ri $0.60. 

Les  personiles suivaiites se sont succédées à la mairie 
du Coriseil municipal de Risborougli, panie Marlow: 
Rornurild DaIlaire (fivril 1900 B janvier 1905), Jean Bégin 
(jiiiivier 1905 à fcvrier 190S), joseph Boulanger (février 
1 908 ii fGvriei- I 9 1 O ) ,  Joseph Bnillürgeon (FEvrier 1 9 10 9 
ftvrier 1912),AIpliredGiIbert(février 1912àaoût 1912). 
David Cagiion (soûl 19 12 B revrier 19 13). lsidore Duquetie 
((Gvricr 19 13 e l  février 19 16 h mai 19 19), Louis Dallaire 
(niars 1913àfivricr 1916).AlfredCosselin (mai 1919à 
fivier 192 1), pmile Bilodeau (février 192 1 j. fivrier 1923 
ei jarivier 1929 i janvier 1933), Johnny Gosselin (février 
1923 i août 19231, 1-Ienri-Louis Provost (août 1923 3 
noveiiibre 1923), Alfred Leblanc (novenibrt 1923 h 
jaiivier I929et dCceiiibre 1933etjanvier 1937), Stariislns 
Rodvigur biiiivier 1933 à dtceiiibre 1933). Évariste 
Boisvert Ijai~vier 1937 i juiri 1943, Alcide Hamel (juin 
1942 à fevrier 1947), Jean-Pierre Gobeil (fevrier 1947 à 
jarivier 195 1). Ferdiniilid Bizizr ('janvier 1951 à juillet 
1955). Heiiri Bilodeau (juillet 1955 i juillet 1957). Joseph 
Fliiei (juiller 1957 i juillet 1961), Ludper Par6 Guiller 
1963 3 juillei 1965). Adrien Bolduc Cjuiller 1965 à avril 
1966), Albert Gagnoii (avril 1966 à noveitibre 1971), 
Jeari-Marie Haiiiel (rioveinbre 197 1 à octobre 1973, 
Jeaii-Rock Frcteau (octobre 1975 à octobre 1979), 
Btrii;irdiii Gagnon (octobre 1979 j. ci: jour). 

Fureiit seçr.2iaire: AdBliird Jol icoeur ( 1  900 à 1908), 
Alphoiise Gqclbout (1908 à 1919) Georges Leinieux 
( 19 19 à 1942). Évarisre Boisvrrt (, 1942 à 1 963), Alcide 
Filliori ( 1  936 i 1976) et Pierrerte Morin (1976 h cejour). 



HOMMAGE A NOS ANCÊTRES 
Maire de In municipalité du Village de Saint-Ludger 

depuis déjh 10 ans, j'ai appris ii apprkcier le dynamisme 
et la vaillance de ces gens qui ont hérite de leurs ancêtres 
l'amour du travail et une foi inébranlable en l'avenir. 

C'es[ ainsi qu'en 1921, une cinquantaine de valeu- 
reux pionniers demandèrent et obtinrent de l'Honorable 
Sir Charles Fitz-Patrick, lieutenant-gouverneur du Que- 
bec, une charte les separani du Canton de Gayhurst, 
partie Sud-Est, pour former une municipalité distincte 
sous le nom de Village de Saint-Ludger, qui  comprenait 
déj8 plusieurs rksidences noyau tées près du moulin A scie 
Dallaire du côté Nord de la  rivière Chaudiére sur laquelle 
la "drave" Ctait le seul moyen de transport utilise pour 
livrer le bois aux grandes compagnies. 

Un conseil fut formé. Les séances éraieiit cédulies 
tous les deux mois à la demeure du Sieur Bergeron avec 
un dédommagement d'un dollar ( 1 )  par mois; quelques 
temps plus hrd, on f ixa A rous les mois. 

En décembre 192 1, une shnce spéciale pour autori- 
ser un emprunt de 400$ sur billet, poiir voir aux dépenses 
courantes de l'année du (budget). 

En avril 1922, un premier règleriient était passé pour 
fixer à 2.00$ du cent dolliirs le taux de la taxe foncihe, 
pour vous donner une idée de I'évaluat ion, la propriété de 
monsieur Alphonse Boulanger était de 1 350 $. 

Quelques années plus tard la Lo i  était changée pour 
permettre de fixer les taux de taxe par simple rksolution. 

UJI deuxikme rkglernent se rapportait 5i 13 proliibition 
des boissons alcooliques sur le territoire. 

U n  troisiéme rkglement concernai t les trottoirs, prin- 
cipale cause de la s6parntion; i l s  devaient être rtrparis 
avant le 15 mai, être soulevés de six ri huit pouces du sol, 
et le fossé en dessous très bien nettoyés, les trav3ux 
étaient sous la surveillance de monsieur Georges Dubé 
qui avait été nori~rné inspecteur de Voirieet de trottoir dès 

la première séance du Conseil en 192 1 et bénévolement. 
En 1922 l'entretien des chemins d'hiver donné à 

monsieur Joseph Dallaire pour l a  somme de 4.50 $. 
En 1923 la limite de vitesse dans le village était 

affichée3chnqueextrémit&3 5 millesbl'heureeten 1924 
elle &tait augmentte h 15 milles h l'heure. 

Un permis de table de pool était accordé à monsieur 
Louis Dallaire cn 1923, 3. condition qu' i l  ne se Passe 
aucun jeu d'argent ni de bruit quelconque, l e  permis fut 
renouvelé chaque année étant donne que l'endroit cltait 
tres bien tenu. 

En 1924, l'article 119 de la Lo i  de I'hygiéne de l a  
province de Québec, obligeair le conseil h passer un 
règlement, spécifiani que toute personne se trouvant au 
village devai t être vaccinée ou fournir un certificat médi- 
cal qu'elle était v;iccinée oii qu'elle avait dkj3 eu la 
variole. 

Monsieur Wilfrid Duval de Beauceville Etait auto- 
rise en 1926, 1i coiistruire une ligne Clectrique dans le 
village. 

En 1926, le conseil de Risborough demandait par 
résoliition, nu conseil du Village, de leur aider pour 
construire, et réparer l e  trottoir et l'escalier conduisant à 
l'église. Après consultiit ion et étude de la jurisprudence, 
c'est avec regret q ~ i c  réponse f u r  donnéeque leconseil du 
Village ri'avait piir le droit de faire ou de participer 3. des 
travaux en dehors de ses limites. 

En 1927, le gouvernement prenait 5 sa charge I'en- 
tretien de l a  rue Duporit 1747 piedset la rue Dallaire 779 
pieds pour uri total de 2526 pieds. Également permission 
accordée pourexécuter des travaux sur la rue Dupont afin 
d'arrê.rer I'enu du fosstl de circuler daris le canal existant 
sur la propritLté de ii~onsieur A l  plionse Boulanger. 

La vérification des Iivrescofitait 7.00 $et uneconsul- 
tatioii d'avocat 3.00 $. 

En 1 929, nionsieur Gaudias Dallaire demandait 

L n  ordi-c: Arrière: klichcl 'Thcriieii. I<cginüld Gagnriii, Eugbiie I,uc;issc, (;liyalliiiir Pciuliii nucjucllc. Ei i  sivznl: h.lunirluri Dallaire 
Duiiias, dcan-1 .u~ I.omonl;ignc, I leri iard Uupuis, I,aiii-irr Fauclicr. 
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l'ouverture d'une rue SUT le lot 50 entre le no 1 et le no 2 Les rues fûrent baptisées en 1 969. 
et monsieur Orner Doyon désirait aussi en avoir une sur Le territoire est complètement desservi par le service 
le lot 50 entre le no 37 et le no 38. d'aqueduc et d'égout. 

En 1934 monsieur Louis Dallaire donne une servi- L'assainissement des eaux usées est terminé depuis 
tude à perpétuite sur Ie lot 49-1, pour passer un tuyau de 199 1 et c'est la municipalité de Risborough qui en a 
24" dans sa cave, partant de la rivière pour ensuite l'administration pardelegation de pouvoir. 
traverser la rue principale (Dupont) pour rejoindre le Depuis 192 1 ,  B ce jour 12 maires se sont succédés 3 
fossédu côténordsur le lot 50-5et continuerdans le fossé la direction du conseil soit: 
tant que les 180' de tuyau donné par le Gouvernement, ne 1 -  Monsieur Romain Dallaire 27-09-2 1 au  06-02-23 
seront pas epuisés. 2- Monsieur Louis Maurice Veilleux û6-02-23 au 05-03-27 

En 1939, le fossé de la rue Dallaire longeant la 3- Monsieur AIFredClichc 05-03-27 au 05-03-35 
propriétéde monsieur Jean-Baptiste Boulanger et réalisé 4- Monsieur Édouard Chabor 05-03-35 au 05-0 1-37 
en 1945, avec le droit de passage étant donné h condition 5- Monsieur Güudias Dallaire 05-0 1-37 au 04-01-49 
que si plus tard, il serait nécessaire de le couvrir la 6- Monsieur Henri-Lnuis Fillion 04-0 1 -49 au 07-02-50 
municipalité le ferait. 7- Monsieur Alphonse Boulanger 07-02-50 au 18-01-5 1 

En 1940, la Shawinigan installait quelques lumières 8- Monsieur Caudias Dallaire 18-01-51 au 14-01-53 
de rues et en 1950, elle modernisait et augmentait les 9- Monsieur Alphonse Boulanger 14-01-53 au07- 12-54 
lumières de tues. 10- Monsieur Aimé Morin 07- 12-54 au 05-0 1-60 

En 1942, la rue Dupont Ctait recouverte d'asphalie. 1 1 -Monsieur Lucicn Cliche 03-05-Mau 22-0 1-65 
En 1945, premiére pompe à incendie et premierjeep. 12- Moiisieur Joseph-Aimé Lacroix 22-01-6Sau 10-04-67 
En i947, achat d'un terrain de monsieur Gaudias 13- Monsieur Rosaire Boulanger 10-04-67 au 04- 1 1-75 

Dallaire pour y construire une caserne ?I incendie. 14- Monsieur Lucien Cliche 04-1 1-75au02-11-81 
En 1950, un contrat de 5 ans était signé avec la 15- Monsieur Jcan-Luc Lamonmgne 02- 11-81 à ce jour 

Shawinigan. SECRÉTAI RES 
En 1951, sur proposition de monsieur Rosaire Bou- I - Monsieur Ccorges Leniieux 27-09-2 1 au  07-06-23 

langer, conseiller, une prière ouvrit les séances du con- 2- Morisieur AniédLe Rodrigue 07-06-23 au 04- 12-35 
seil, afin de ne rien décider qui  ne soit conforme 2i la 3- Monsicur Edniond Taschereau 04-1 2-35au07-01-36 
morale et au bien-ëtre des administrés. Cette pratique se 4- Monsieur Eugénc Duiiias 07-0 1 -3bau 06- 10-42 
continue toujours. 5-  Monsicur Émile Paré 06- 10-42 au 1 7-0 1-43 

En 1954, verbalisation de la rue Du Moulin et de tn 6- Monsicur Louis-Mauricc Veilleux 17-01-43au 05-06-56 
Fromagerie qui  devint la rue Des Érables. 8- Monsicur Marie-Louis Gil ber1 05-06-56au03-07-63 

En 1956, Achat de tuyau d'égout h insraller partir de 9- Madaine Ghislaine Poulin Duqueire03-07-63 à ce jour 
chez Onésiphore St-Pierre jusqu'h la rivière avec service Notre territoire est complètement desservi par u n  
gratuil de ta machinerie de monsieur le maire Aimé réseau d'égout et un d'aqueduc r tnové h la grandeur 
Morin. du  Village 

Un terrain était acheté de monsieur Albert Gagnon PREMIER CONSEIL 1921 
pour dépotoir. Maire: Monsieur Romain Dallaire, industriel 

Selon les statistiques en 1958, une pelle mdcanique ~onse i l l e rs :    on sieur J .  Éleucippe ~ e r ~ e r o n ,  marchand, 
coitait 7.00 $ l'heure, u n  journalier 0.90 cents I'heureet MonsieurGaudiasDaliaire,commerçant,MonsieurOmer 
un voyage à Lac-Megantic 5.00 $. Doyon, boucher, Monsieur Louis Dallaire, restaurateur, 

Le 22 janvier 1958, l'hôtel Fillion était compléte- Monsieur Alfred Cliche, négociant, Monsieur Alfred 
ment détruite par u n  incendie. Trépanier, menuisier 

En 1958, achat de l'aqueduc de monsieur Joseph Secrimire: Mon sieur Georges Lemieux, Marchand 
Dallaire, réfection tomle du réseau d'Cgout de la rue CONSEIL ACTUEL 
Dallaire et Principale (aujourd'hui Dupont), en bois tout Maire 
effondré. Monsieur Jean-Luc Lamontagne, niai re 

Sous l'autorité de  l'article 80 d u  Code Municipal les Conseillers: 
sièges des conseillers furent nurnkrotés de 1 à 6 .  Siège No 1 : Monsieur Eugene Lacasse, journalier, Siège 

En 1961, la bâtisse des pompes ii feu fût agrandie, u n  No 2: Monsieur Reginald Gagnon, vendeur machines 
tuyau de 14" f û t  installe sur une longueur d'environ 100' aratoires, Siège NO 3: Monsieur Laurier Faucher, com- 
de ta b3tisseàla rivièreet2 bornes fontainesadclitionnelles mis-vendeur, Siège No 4: Madame Monique Dumas, 
à chaque extrgmité du village. couturière, Siège No 5: Monsieur Bernard Dupuis, gara- 

En 1966, une nouvelle caserne est construite par giste, Siège No 6: Monsieur Michel Therrien, aide-ca- 
monsieur Adrien Bolduc: et un camionThibauIrest acheté. mionneur. 

En 1964, u n  oeil magique contrôle l'éclairage du Secrk~riire: Madame Ghislaine Poulin Duquette depuis 
ponr . 1963 

En 1968. nous avons contribués pour 5 000 $ à 
l'érection d'un foyer pour personnes âgBes. 

Y 2 



MUNICIPALITÉ DE GAYHUMT 
PARTIE SUD-EST 

La municipalitC de Gayhurst, partie sud-est, a 6th 
formée quand la ligne de séparation a été tirée entre St- 
Samuel de Gayhurst et cette partie de St-Ludger. 

Au début, la municipalir6 comprenait les rangs u n  et 
deux ei une panie du village de Si-Ludger. La prerniére 
assemblée, convoquee par J.N. Thibodeau, eut lieu chez 
Romuald Dallaire le 4 décembre 1904 et, le 12 décembre 
de la même année se tenait la prernitre réunion du 
Conseil de la municipalité qui  étaii ainsi formC: Orner 
Gigutre, maire, AldolpheBureau, HonoréBégin, Georges 
Gagnon, Cyrille Beaudoin, Joseph Talbot et Philibert 
Lessard, conseiIlers. Alphonse Coutureétait secrétaire et 
la téunion eut lieu chez Alphonse Buteau. En 1921, la 
partie "village" de la municipalitk forme son propre 
conseil et la municipalité du village de St-Ludger fut 
ainsi krigée. 

Les premières réunions du conseil eurent lieu chez 
Alphonse Bureau puischez Achille Godbout, chezHenri- 
Louis Hamel, chez Adrien Blais, h la salle paroissiale, et 
finalement, A la salle de 1'O.T.J. 

Selon le recensement de Statistique Canada, la mu- 
nicipalité de Gayhurst, partie sud-est comptait, en 193 1, 
356 résidents. en 1956, 380 résidents et, en 1986, 200 
rtsidents. 

En 1906, la municipalité d e  Gayhurst, panie sud-est, 
volait u n  budget de $180.00, basé sur le rôle de percep- 
tion et, au cours des années, les comptes de taxes muni- 
cipales varient: en 1920, le taux de taxes est f ixé h $1.25 
du $100.00 d'évaluation. Au procès-verbal de la réunion 
du cons<:il du I novembre 1953, on peut lire la rksoluiion 
suivante: "Par les présentes nous décretons et ordonnons 
ce qui suit qu'il soi1 prélevé u n  montant de 60 centimes 
dans lecent piastressur tout le bien-fonds imposable basé 
sur le rôle dltLvaluation en vigueur et que ces préleves 
servent payer tous les comptes acceptés par le conseil 
et que le secrétaire soit autoris6 à dresser u n  rôle de 
perception sur le rôle d'évaluarion en vigueur. Le présent 

règlement entrera en vigueur 15 jours aprés 
promulgation". 

La municipalité a parfois accord6 un "rabais" B ceux 
qui payaient leurs taxes avant le début de l'année: le 1" 
octobre 1957, on fixe le montant de la cotisation ?i$1.75 
du cent (dolIars d'évaluation) et le 4 novembre 1957, le 
conseil passe la r&solution suivante: "escompte de 3% 
accordt' h tous ceux qui acquitteront leur compte de taxes 
municipales le ou avant le 20 décembre 1957." En 1974, 
1975 et 1976, les contribuables de la municipalité ne 
paient pas de taxe. De 1987 à 1991, les contribuables 
doivent payer une taxe spéciale de $0.45 du cent pour 
payer l'achat du camion à neige. En 1991, outre la taxe 
spéciale de $0.45 du ceni, la taxe foncière est fixée 21 
$0.75 du cent. 

Voici quelques résolutions ou évknements qui ont 
carrictkrisé la vie de la municipalité au f i l  des ans. 

Le 7 fkvrier 1910, le conseil adopte un  réglerneni 
pour rendre obligatoire la vaccination contre la variole. 
Toute personne qui ne se soumettait pas au règlement 
était pnssi ble d'une amende de  $5.00 plus une amende de 
$ 1  .Ml pürjouroùelleaurait omis dese faire vacciner. Les 
personnes qui n'avaient pas les moyens de payer pour se 
faire vacciner pouvaient le faire aux dépens de la muni- 
cipali té. 

Le 12 octobre 1918, on impose une amendede$5.00 
h qui sera pris 2i trotter sur le pont. 

En 1 923, la municipal ité accepte la résolution propo- 
sant que la séance du conseil soit tenue le premier lundi 
de chaque mois h 7 heures. 

En 1926, la route conduisant du premier rang au 
deuxiéme rang,entre les lots 34-35 appartenant à J.-Ulric 
Grondin et Roland Roy etail, par résolution du conseil, 
entreienue par les contribuables du rang un ,  alors que la 
route située entre les lots 49-50 et conduisant au village 
était entretenue par les gens du rang deux. En 1936, la 
route enire les lot 34-35 qui etai t utilisée par les habitants 
du deuxi&merangpourserendreau moulin de Si-Samuel 
pour faire moudre le grain ou carder la laine est fermée à 

Assis: Mario, Denis, I'vette, Ho-Paul, debout: Normand, Donald, Uernürd, Berc.timans 
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la circulaiion publique. En 1937 on demande la réouver- 
turedeladiterouie: I'entretiensera à. lacharge deceux qui 
I'uiiliseront. En 1959, ceux qui entretiennent l a  route en 
demandent la  fermeture. Aujourd'hui la route n'est pas 
accessible au public. 

Eii 1957, le conseil deinande un octroi de $1,500.00 
pourredresser lacate sur le lot 41 du rang un (aujourd'hui 
sur la ferme de Jean Fluet); R la sortie du pont, l a  côte 
bifurquait sur la gauche. La pente a été rendue moins 
abrupte et fait maintenant face au pont. 

Résoliitiondu 6 mai 1929: "Atteriduqu'endifférents 
endroits de la province le travail le dimanche est devenu 
habituel et que cette habitude tend se répandre de plus 
en plus; Attendu que l e  travail du dimaiiche dksorgnnise 
la faitiilleet l'ordre social et qu'il est défendu par I'Eglise 
e i  les lois du pays; Artendu qu'il importe d'enrayer par 
des moyens prompts et efficaces le mal causk par le 
travail le dimanche; Attendu qu'il est du devoir de 
l'autoritéde veillerau maintien social et de faireobserver 
les lois, l e  Conseil de la Corponiion de Gay hiirst. alarmé 
par le progrès que fait le travail le dinianche dans notre 
province et convaincu que seul le gouvernement peur y 
mettre fin prie instamment les autorités provinciales de 
vouloir bien prendre les moyens de faire observer porfüi- 
teinent Iü loi dominicale." 

En 1942, le conseil fait des pressions aupiZs du 
miriisire des Transports pour que le  service d'autobus 
Mégantic-Québec soit maintenu. 

En 1944,eut lieu lacons~cration et la  municipa1itéet, 
au livre des minutes, on trouve la  prière de consécration: 
"Divin Sauveur, daignez recevoir les voeux de vos servi- 
teurs désireux de répondrc 5 vorre invitaiion et de niéri ter 
pour leur rnunicipaliré laA rkalisation de vos miséricor- 
dieuses promesses. E j à .  O Jksus. nous vous üppürte iioiis 
tout entier puisque nous n'avons rien doni nous lie soy oiis 
redevables à votre amour. Prendre ses désirs pour règle 
de notre vie privée et de notre vie publique et faire servir 
toute notre influence avec triomphe de ses divins inrC- 
rêts." Par résolution, le coriseil niunici pal consacre 
officielleitient la municipalit2 au SücrS-Coeur. 

En 1948, on deniande au minisrère des Trüvuiix 
publics laconstmction d'un nouveau pont en bétail pour 
reriipllicer le pont de bois. 

En 195 1,  le conseil accorde des primes de $10.00 h 
quiconque abattra un ours. En 1957. Iri prinie existe 
toujours. 

En 1953, le conseil demande au député CédSrül que 
les allocations familiales soient doublées. 

Le 4 avril 1954. le conseil accepte 1;i résoluiioii 
suivante: "Sur dernaride du Conseil du v i l l ~ge  de contri- 
bue ra~  coût des lumikresdu pont, queceConseil accorde 
le coi3 d'une demi-lumière, soi1 sept dollrirs et  demi 
($7.50) pour l'année 1954." 

L e  prentierocrobre 1957, on accepte la  iiuriirÇrotaiion 
de I à 6 pour les sièges des conseillers. 

En 1963, la  municipalit6 achète, au coût de 
$22,000.00, de la machinerie pour I'eniretien des clie- 
mins d'hiver. 

Le 6 octobre 1980, le conseil accepte la proposiiioii 
de la Commission de Toponyriiie pour les noms: 

- Premier rang 
- Route du Premier-au-Troisièrne-rarig 
- Deuxitme rang 

En 1983, la niunicipalité achète de Jean-Guy Roy, 
sur le lot 98, un terrain de 300' par 500' pour 
l'enfouissement des ordures. Toujoursen 1983. Iri muni- 
cipalité achète un camion Ford 800, Modéle LN 800, 
année 1974, avec équipement (sableuse) et iine niveleuse 
de marque Gallion, année 1985. 

En 1983, leconseil accepte un règlement interdisant 
de placer le bois sur les fossés ou en dedans des fossés 
afin de ne pas nuire $ l'entretien des chemins d'hiver. 

Le 6 juin 1987, la municipalité achète un camion à 
neige 4 x 4, diesel & harnais. 

Eri avri l 1989, le  conseil adresse une demande de 
fusion des trois municipalités au ministère des Affaires 
municipriles. 

En 199 1 ,  le conseil accepte le projet d'armoiries 
représentaiit les trois muiiicipalités avec la devise: 
"Grandir ensemble". 

Les contrats d'eiitrerien des chemins d'hiver ont Ét6 
accord& aux personnes suivantes: Réal Beauchesne (Lac- 
Droltit), Philippe Beaudoin, Gérard Beaudoin, Léon 
Beaudoin, Gkrard  flue^, Jean-Guy Roy, Herman Faucher, 
Henri-Piiiil Sirois, Fernnnd Blais et Jean-Louis Pepin. 

Les salaires varient au cours des ans: en 19 19- 1920, 
Iri rnunicipnlité payait $0.50 l'heure pour une personne 
avec deux chevaux et $0.25 I'heure pour une personne 
seule travaillant A \'entretien des chemins d'hiver. En 
1 92 1 - 1922, le conseil accorde $5.00 par jour pour une 
paire de chevaux, $3.00 par jour pour un homriie seul et 
$4.00 par jour poiir le conducicur de grande charrue. En 
1952, le prix accordé aux itispecieurs de voirie etait de 
$0.75 l'heure ei le prix ~iccordé aux travaillants était 
laissé à la discrStion de l'inspecteur. En 1953, les 
Svalunieurs soiit piiy6.s $0.50 I'heure. En 196 1: le salaire 
horaire ;rait de $1.10. En 1979, 1ü municipalité paie 
$10.00 l'heure pour un tioninie avec son tracteur ($4.00 
pour I'hoiiiine et  $6.00 poiir le tracteur). En 1990, le 
s;iliiire d'lin homiue iivec son tracteur est f ixé h $30.00 
I'heiirc ($8.00 pour I'honirne et $22.00 pour !e tracteur). 

Les persoiines suivailtes se sont huccédCes à la mai- 
(je: Oiiier CiguZre (1904), Roniain Dallaire (l909), 
E d o ~ i i r d  Chabot ( 19 l2) ,  Joseph Lessard ( 1  9 131, 
Majorique Giguère ( 1  9 14)' Thomas TrCpaniçr ( 19 lu), 
Norinrind Dalliiire ( 19 17), Majorique Giguère ( 1  9 19), 
Georges Rodrigue( I920), Joseph Bégin(1921), Gaudias 
Roy ( 1927). Xavier Beaudoi n (1 930), Onier Vnchon 
(1 936), Zdphir Blouin (19211). Gaudias Roy ( 1  447), 
Antonio Régin (195 1). Éniile Carrier (1957), Joseph 
Blouin ( 1  96 1 ), Wilfr id Beaudoin ( 1  969), Georges 
Rodrigue (1970), Adrien Morin (1,972). Adrien Blais 
(1977), Roland Roy ( 1  979), Berchnians Pépin (1989). 

Ont érS secrt:taires: Alphonse Couture (1904), 
Georges Lrni i rux ( 1  91 9). Xavier Beaudoin ( 1  922), 
Grimille Blais ( 1926), Roland Rodrigue ( 1953). Léon 
Morin (1953), Jeai Trlidel (1959). Adrien Blais ( 1  962), 
Yveiic Roy (1977). 

Le conseil de la municipalité est ainsi formé depuis 
1s 13 ocrobre 1989: Berclinians Pépin, maire; Donald 
Robrri (sikge no 1), Mürio Trépanier (siège no 2), Denis 
Beliudoiii (sikge no 3), Normand Morin (sikge no 4), 
Bernai-d Blouiri (siige no 5). Henri-Paul Lessard (siège 
no 6). conseillei~s; Yvetie Roy. secrétaire. Ces personnes 
sonr en fonction jusqu'en ocrobie 1993 puisque les 
élzciioiisoiit tii;iiiiienàiiii lieu en bloc, tous les quatre ans. 
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L A  VIE AGRICOLE 
Lci pierre d'assise de la narion canadienne, 
c'esi le laboureur, le colon. 
S'il etait donné aux bâtisseurs, aux défricheurs de 

revenir faire un tour sur leur terre, i l s  n'en reviendraient 
tout simplement pas de la métamorphose qui  s'est ac- 
comptie. Ils ouvriraient bien grand leurs yeux de voir la 
forêt reculée jusqu'h son extrême limite. Les grandes 
superficies de belles tertes, les maisons modernes, les 
bâtiments, les silos. les laiteries, les longues remises pour 
abriter la lourde et coûteuse machinerie. 

Plusieurs ne retrouveraient plus leur maison et de- 
pendances construites jadis de leurs mains. Leur lot de 
cent acres fait maintenan1 partie d'une agglomération de 
troishquatrecent acreset même plus. 

Où sont allés également les tas de roches éparpillés 
çaet 13 dans les champs, sans oublier les longues digues 
qui séparaient la terre en trois parties. Aei~es seules. elles 
servaient presque de clôture. 

Mais autres temps, autres mceurs. 
Ln vie de nos prkdécesseurs n'a pas été que peioes er 

misères. Ils étaient heureux de vivre si près de la nature 
et de son Créateur. 

1- L'APPORT DE LA FEMME ET 
DES ENFANTS A L'AGRICULTURE 

SELON LES SAISONS. 
De tout temps, la femme a eté omniprésente dans la 

colonisation, I'agriculture. Son apport. bien que peu 
reconnu dans la petite histoire a élk considérable. Pour 
citer les paroles de J. Alphonse Richard dans l'historique 
de la paroisse de St-Sébastien: "Souvent le cultivareur 3 
qui on offrait un march&dlordisait: "J'vasen parler hma 
femme". Plus cultivée et débrouillarde que son hoinme, 

la paysanne avait l'oeil à tout. Elle ne laissait sortir 
I'argent gagné qu'en miettes en cas exticme." 

Le mot prévoyance est A l'honneur. On ne doit rien 
laisser se perdre. 

La premi2re récolte au printemps, celle du sucre 
d'érable, est consacrée aux besoins de ta famille et aux 
amis. Les gros pains de sucre, les pelitsen formed'église, 
de coeur, etc.. . seront A peu près les seules douceurs au 
cours de I'annke. 

II n 'y  avait rien de meilleur, disait grand-père, qu'une 
assiettée d e  lair de caille parsemée d'une bonne couche 
de sucre du pays, hum, que c'était bon! 

Anecdote: 
L'eté 1 930 a été particulièrement chaud. Madame 

Aimé Lapierre voyant que sa réserve de pains de sucre 
étaient en train de fondre, les transforma en sirop. Avec 
l'aide de son beau-frère Joseph. ils se rendirent au h c -  
Mkgaritic. vendre ce sirop qu'ils avaient mis dans des 
bidons servant au tmnspon de la créme. 

Les femmes venaient à la voiture avec de petits 
conrenanrs, n'ayant pas d'argent pour en acheter plus. 
Cette année-lé, le sucre se vendait quatre sous la livre et 
on était chariceux de trouver preneur. 

Une fois le gréement de cabane remisé. le colon 
s'attaque à ses clôtures d e  perches. La neige a versé plus 
d'une pagée. Bientôt les bêtes folles comme des foins 
retrouveront leur liberté. 

Puis vient lerempsdes semailles. Il en prend souvent 
de deux i trois semaines pour enlever les roches sur le 
labour et presqu'autant sur le hersé. Une fois la terre 
ameublie, le culrivateur, semoir au cou, arpente son 
terrain en esquissiint des gestes monotones, en jetant une 
poignée de gnins B tous les deux pas. PIUS tard, le semoir 

Victor Dupuis et son fils Joseph, au  9e rang 





en trenipant ses doigts dans le petit bénitier accroché à la 
tête de son lit. 

Le lendemain, on reprend le travail. 138s qu'un champ 
est terminé, on passe une seconde fois le gnnd riiteau 
pour les râtelures. tes femmes suivent les chargeurs avec 
des petits riiteaux de bois. Pas u n  brin ne resre sur le 
champ. 

Fsquisse Paysanne râtelant au petit rateau. 

Bon Dieu ou notre Ange Gardien ont dû nous proikger 
bien souvent. 

Le dernier voyage engrangé, c'était la fête à la 
maison. Dans la paix et la quiétude du soir, on n'entend 
plusdans les champs que le hennissement des chevaux ou 
la clochette attachee au cou de la jersey, ta plus fouineuse 
du troupeau, celle q u i  entraine parfois ses soeurs dans les 
broussaillesou au "tré-carré".Letintementdelaclochette 
permet de mieux Iwaliser les bêtes au petit matin ou h la 
bmnante le soir. 

À peine les foins terminés, toute la maisonnée re- 
prend le rrüvail laissé en  plan (ramassage d'abattis, de 
roches) sans oublier la cueillette des framboises et des 
bleuets. 

A la fin d'août, début septembre, commence lacoupe 
du grain la petite faux ou à la faucheuse. Le grain restera 
sur le champ de dix ii quinze jours pour le laisser javeler. 
La pluie durcira le grain et le rendra de meilleure qualité. 
Vers 1920, quelqiies-uns ont des moissonneuses lieuses. 
Le grain ainsi ramassé en "stoiiques" (gerbes) est facile 
h inariier. On le monte en paquet de quatre h six  et i l  peut 
rester sur le champ longtenips sans aucun probleme. 

Le battage du  grain jusqu'en 1910 environ se faisait 
au "flo"(fléau). C'est un  instrument bien simpleconiposé 
de deux baguetiesde bois reliées par u n  lacet decuir, des 
deux mains on tient le "maititien" pour laisser tomber 
forteriient le "batte" sur les épis. Pour enlever les saletés, 
il suffit de passer le grain dans un vanneur. Plus tard les 
batteuses ont pris place. les premières sont actionntles par 
urie grande roue plaie montée su u n  pivot. Un cheval ou 
u n  boeuf faisait tourner la roue. Ce système fut remphci 
par le "hospar" actionné également par les bêtes. 

Les jouis de pluie, nous les jeunes, on s'affilait les 
griffes pour rourner la meule. Le père profitait de ces 
journ6espouraiguiserà fond ses faux. On se relayait pour 
tourner inlassablement la ineule qui trempait dans u n  
auget rempli d'eau. Pendant ces jours où l'on ne pouvait 
tmvailler à l'extérieur, notre grand plaisir étaii d'aller 
dans la grange pour sauier dans la "iasscrie" de foin. Le 

. v'i 
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La Koug i t e  de Homéo Hizier a adoptc~ses trois oi-1) l ic l i i~~.  I,r 
petit bonliomme avec son grand-pére est Ciaéiiin. 

Corvert C h p ~  Albert Gaulin en 1919 (rallonger l a  grange). 
likre rüngle: lréri6e Faucher, Narcisse Morin, Delphis Faucher, 
soi, Cpouse, Claudia I,açsisse, Armande et Fernand Gautin, Aliçe 
Cognon, ilerihe, Alma et  Albine Cüulin. 
2ti rangce: Flnriün L m ü r d ,  Joseph Talbot, Alplionse Gagnon, 
Allicrt Cüulin, GÉnGré Lessard, Mme Albert Caulin, Joseph 
Gugnon ri Josapliüi Faucher. 
'I'uus ces gens Gfnirnt cultivateurs au 2e rang. 

Vers 1920, les engins h gazoline actionnent la bat- 
teuse. Quelques cult ivateurs en possèdent et font le tour 
d e  la paroisse. La grande corvée du battage commençait 
dans les rangs. Les hommes sont heureux de travailler en 
"gang". Des corvées du genre il y en avait de temps en 



temps pour "lever" des granges. aider un cultivateur 
malade.. . c'était presque la fête ces journkes-lh. 

Les labours terminés, le cultivateur huile sa machi- 
nerie et la remise dans le bascôtk ou le hangar. C'est avec 
un pincement au coeur qu'on entre les bêtes à l'étable 
pour l'hiver. On a d 6 ~ à  vendu A Sylvio Bolduc, commer- 
çant, les animaux en trop. Selon les souvenirs de Mme 
Rose-Anna Lachance. Ces bdtes &aient acheminees h 
pied aux abattoirs à Québec, par son pére Pierre, son frkre 
Joseph et d'autres personnes dont les noms ont &té 
oubliés. Au dCbut de novembre, on n'expedie plus de  
cdme la beurrerie. On la réserve pour faire sa provision 
de beurre. Il sera conservé dans des jarres de grès, dans 
une saumure légère. Mainrenant on peut tarir les vaches, 
?i l'exception d'une ou deux, selon les besoins de la 
famille. II est à noter que les fabriques de beurre ou de 
fromage fermaient leur porte il la Toiiçsaint. Le volume 
de lait ou de crème étant trop minime pour continuer les 
opérations. 

L'hiveresi lasaison la plusdifficile pour les femmes. 
Les hommes sont partis aux chantiers. Parfois i l  ne 
revenaient même pas pour Noël. Tous ne s'éloignaient 
pas alitant. La compagnie Breakey avait des chantiers 
dans les bois de Dorset, et de la. on revenait toutes les 
semaines. 

Les femmes ont la responsabilitC de la maisonnbe en 
plus du "trainl'deux fois parjour. A l'étable, les plus âgés 
accompagnent leur mère, chacun a ses responsabilités: 
soin des poules, des moutons, étendre la litiére, etc. Le 
travail est fait ii la faible lueur d'un fanal. Même le jour, 
il y regnaii toujours une phombre. Les carreaux remplis 
de givre laissent h peine filtrer la lumikre. 

Après le dépari des enfants pour l'kcole, la mère 
retourne jeter u n  coup d'oeil h l'&table, voir si tout est en 
ordre. son "barda" de maison termid, elle s'asseoit 
enfin. tout en tricotant. elle berce du pied le ber OB repose 
son tout-petit. Elle fredonne la ritournelle de plus en plus 
bas h mesure que progresse le sommeil de l'enfant. 

Le soir, pour tromper 17"ennuyance", elle sort son 
"flasage" (broderje). A la lumière de la lampe à l'huile, 
elle brode des fleursdes papillons sur des taies d'oreillers 
ou des tabliers. Elle songe B son époux, qui comme elle, 
rrouve la séparation douloureuse. 

Le printemps reviendra, car bientôt dans I'étable 
comine dans la nature le vie reprend ses droits et In ronde 
des saisons recommence. 

Quand le cult ivateur pourra-t-i! vivre de sa terre sans 
aller dans les chaniiers? 

Ce qui empêche I'ogriculture de progresser plus 
rapidement, c'est surtout le besoin d'argent, le manque 

'fhomits. Tr6panier fier de sa belle bCte. 



de bons animaux, des routes convenables et une forte 
attirance pour leschantiers. La forêt demeurait la p~miére  
indusrrie et leur apportait le manque à gagner. 

Les agronomes insistaient pour que les cultivateurs 
achèrent des animaux de race et sèment les meilleures 
grains. Une faible minorité pouvait se le permettre. C'est 
difficile aussi de déraciner les idées, les habitudes des 
génkraiions précedentes. 

Pour donner une idée des revenus d m  les années 30, 
disons que le boeuf se vendait 3 sous la livre, les oeufs 12 
sous la douzaine et le beurre 1 2 sous la livre. 

On comprend qu'à. cette époque ce sont les chantiers 
qui font vivre la terre. 

En 1938,225 familles sur les 300 que composent lii 
paroisse vivent sur des fermes. Le cheptel laitier s'klkve 
?I 1 900 vaclies laitieres. Sur la ferme on produisait 
presque tout pour sa subsistance: beurre, lait, viande, 
oeufs, fruits, Iégiimes, la laine de nos moutons et le lin 
pour la toile. Si on "perdait" un  cheval, on envoyait 
tanner la peau chez Rayer de St-Samiiel pour en faire des 
bottes de travail et des parties de harnais. 

C'est I'~poquedeI'agricu1turefamilinleoù la famille 
vit tricotée serrée dans la chaleur et te réconforf du royer. 

2- L'ESSOR D~APRES GUERRE. 
Comme la chenilledevient un joli papillon, I'agricul- 

ture dlapr&s guerre connaît une belle évolution. 
Plusieurs facleurs ont contribu6 ?I cette évolution. 
L;i mécariisation commence timidement dans les 

annees 1945-55 et finalement on ne boude pas le progrès. 
On garde encore des chevniix pour certriiiis travaux. Les 
cultivateurs les aiment et sont tellement fiers de leurs 
beaux attelages, niais le tracteur avec tous ses accessoi- 
res, c'est tellement plus rapide! 

L'électrification rurale en 1948-49 coniylète la 
mécanisation tels: les trayeuses mécaniques, les moteurs 
pour lecentrifuge(sépnraieurà lair), pompe5 I'enu,etc.. . 
Qiiand ce ne serait que pour la "lumikre", I'électriciitL, 
quelle merveille! 

L. travail constant des agrononies, les concours de 
ferme, les expositions agricoles encouragent les agricul- 
teurs 3 se surpasser. La grandeur des terres en culture et 
le cheptel augmentent considérablement d'année en an- 
nce, non seulement en quantité mais en qualité. 

Dans les années 60, les culiivateursenvoient leur lait 
a des usines de transformation, d'abord h la Co-op de 
Lac-Mégontic, chez Vermette et Fils de Beauceville. 
Depiiis 1975, les producteurssont sociétairesd' Agrinove 
qui daiis le temps s'appelait la Co-op IaitiEre du sud du 
Québec. 

Les riméliorationsh la ferme vont changer leniodede 
vie à la campagne dans les années futures. les parents 
n'ayant plus besoiri de l'aide de toute la fainille, les 
garçons comme les filles poursuivent des études spé- 
cia1isCt.s ou professionnelles et quittent le foyer. D'autres 
sont employés dans des commerces ou des industries. 11 
ne resie qu'une infinité de jeunes qui se destinent à la 
reléve. Plusieurs s'y préparent eri faisant des stages dans 
des écoles d'agriculture. 

3- LES ASSOCIATIONS AGRICOLES 
Au niveau régional i l  y a la SociEté d'Agriculture. 

Dans la paroisse vers 1920, on fonde le Cercle Agricole. 
Le premier secrétaire fut  Amédee Rodrigueet lesdemiers 
Rosaire et Émilienne Lapierre. 

En plus de promouvoir l'agriculture par le biais de 
conférences, le Ministère de l'Agriculture verse des 
octrois au Cercle Agricole pour promouvoir l'achat de 
machineries mises en commun. Une contribution de 50 
sous permet aux membres, l'utilisation du : crible A 
grains, arrache-roches, gratte ti chemin. blanchisseuse, 
coupe-cornes, etc.. . sans oublier des prix en argenr pour 
les exposilions d'animaux et de jardinage. 

Peu B peu, IesCercles Agricolesfont place h1'U.C.C. 
(Union Caiholique des Culiivateurs) vers les années 30. 
M. Xavier Beaudoin (qui deiiieurait sur la terre de Gérard 
Beaudoin) fut un des premiers instigaieurs, M. Léon 
Morin e tn i t  secretaire. 

Au congrés de IIU.C.C. 3 Sie-Marie le 15 octobre 
1931, M. Beaudoin donnait comme remède pour contrer 
les erfets de la crise éconoinique: I'ériide et l'union dans 
les cercles et mettre plus de charité chretienne dans nos 
vies. M. Beaudoin &tait lin homme instruit, bon orateur. 
Tout en cultivant sa terre, il occlipait le poste de shérif. 

L'U.C.C. a l'appui incoiiditionnel du clergé. Chez 
nous, les curis Soucy, Garrieau et plus tard le curd 
Lévesque invitent les cultivateurs à faire partie de leur 
union. "Mêlez-vous de vos affaire disaient-ils, mais 
niflez-vous en". Eii 1942. i I  en coûte 2%; pour être 
membre er on reçoit en prinie "La Terre de chez-nous. 

L'U.C.C. ri bien des defis a relever. Un des plus 
importanis c'est bieri de donner aux cultivateurs la fiertC 
de leur professio1.i. Parmi les dernandes les plus urgentes, 
notons: I'üccessibiliit! d u  Crédit Agricole, des chemins 
praiic;ibles Ili ver comme éiC, I'électrificat ion miale. des 
prix de soutien pour les produits, apporter des solutions 
au surpliis de beurre, or1 dernande des octrois pour 
I'égoiirtemeiit des terres. Tous ces Fricteurs sont nu tani 
d'atouis qui pcrinetiront de relever le niveau de vie A la 
ierine. 

La rériaciiéei le bénévolat de ses membresont permis 
auxdirigenntsde mettreen place: LaMutuelledeParoisse 
(assurance-incendie), les coopératives agricoles, les 
Caisses Populaires et ils ont aidé à la formation des 
Caisses d'éiablisseinerii. 

"Les preniiers plans conjoints régionaux de niise en 
iiiiircht! sorit riégociés en 1958 pour les produits de 
I'krable, en 1965 pour le lait natiireer en 1966 pour le bois 
et les oeufs de consomiiiaiion. Ces accords regionaux 
[. . .] assurent aux agriculieurs une rémunémiion plus 
juste pour leur rravail". ( 1 )  

En 1972, 1'Li.C.C. cède sa place 5i 1'U.P.A. (Union 
des Producreurs Agricoles). Les 60 syndicaisdii 1'U.C.C. 
de la Beauce sont regroupés en  12 syndicats de base. 

Les p;iroisse de S t-Ludger, St-Gédéon, St-Robert et 
Lac Drolet fonr partie du Syndicat des Côieaux. 

Les Jagribecs (Jeunes Agriculreurs de la Beauce). 
au dibut, c'éliiit des riunions de ''jeunes'' intéressés B se 



lancer en agriculture. On communiquait ensemble afin 
de pr6parerun rnémoireà 1'U.P.A.. LRurvoix fut entendue, 
en 1980unde leur représentant fait partiedu C.A.. Ilsont 
eu droit à de l'information pertinente sur les transferts de 
ferme, l a  gestion du troupeau, la mtdecinepdventive, les 
prêts, etc. . . 

L a  Fkdération de 1'U.P.A. nppone son support aux 
femmes collaboratrices en agriculture vers 1980. 
Aujourd'hui, la  plupart des femrnes forment une soci6tC. 
Si la femme ditient 20% des pans et n moins de 40 ans, 
elleest éligible à l a  prime Q l'établissement de 15 0 0 $  au 
niême titre qu'un fils. Elle doit payer sn cotistition de 
l70$3 1'U.P.A.. 

4- STATISTIQUES 
EII 1965, le prix du lait contenant 3,5% de macières 

grasses est payé 2,80$ du 100 livres. 
En 1969: 3,55$. 
En 1992: 10,34$. 

«Nombre de producteurs 
Quota total Quota moyen 

En 1977, 70 producteurs 249 854 kg 3 569 kg 
EII 1985,57 prodiicleurs 3 15 924 kg 5 543 kg 
En 1988.44 producteurs 331 239 kg 7 528 kg 

(7 528 kg donnent 475 075 livres de lait), il s'sgii de 
la moyenne par producteur. 

En 1988, la rnoyenne proviiiciale est de 7 359 kg, la 
moyenne régionale est de 5 637 kg et ILI moyenne pour St- 
Ludger est de 7 528 kg. 

En 1991, le nonibre de producteurs laitiers es1 de 
nioins de 40, leur production s'élève il 22 millions de 
livres. Le revenu brui provenani de ces venies de lait se 
situe 5 environ 3 650 000$ auquel nous pouvons ajouter 
le subside fkdéral cle 365 000$» (2) 

5- L'AGRICULTURE EN 1992 
La production laitière demeure la principale indus- 

trie du monde agricole. On compte en moyeniie de 40 ü 
45 laifieres par ferme. 

Dans une exploitation, depuis 6 ans, en plus de I;i 
production du lait, on vend des voclies pour la repro- 
duct ion, des ernbryo~is suriout en Oni;irio, des iuureaux A 
des centres d'insémination au Québec, en Onrario el 
aussi loin qu'en France. Les revenus de ces ventes 
représentent 25% du revenu annuel. 

Une autre ferme s'est niéritee II~ mCdoilled'argeriide 
l'Ordre du Mériie Agricole en 1987. Pariiciperorii-ils 
cctte ann&e pour la médaille d'or? 

De 7 à 8 fermes font en pünie ou exclusivemeiit de:, 
ariiriiaiix de boucherie. 

Une autre producrion importante est celle du sirop 
d'érable. On compte une quarantaine d'érablihres de 3 
000 à 3 500 entailles de moyenne, toutes inst;illSes siir 
tubulure. 

II y a la vente du bois de commerce et de clia~ifkige. 
On compte aussi une ferme avicole de 29 000 

pondeuses. 
L'iIevage du porc a compl2tement disparu suiie nu 

règlement voulant que les vaches et les porcs "II' hiibi tenl 

pas sous le mêine toit". 
L a  valeur des fermes est de 200 000s h 800 000$, le 

quota (permis de produire) y est pour prks de 50%. 
L'tLvolution n'arrete pas, l'informatique donne en 

peu de temps le C.V. de chacune des bètes. Fini le temps 
où on gardait les aniniaux par sentimenrs, maititenanr ils 
doivent perforrner. 

En 1992, I'iigricul ture a encore des défis 3. relever: la 
relève agricole. le prix des quotas trop élevé. De plus, les 
riégociüiioiis du GATT inquiétent les producteur?; et 
productrices. 

D u  Rivei l  Rural de iiotre enfance à la  Semaine Verte 
d'aujourd'hui, avec L a  Terre de Chez Nous, L e  Bulletiii 
des Agriculteurs et outres périodiques, on coristaie que 
I'agriculturc a füit ses classes, grâce aux pr~décesseurs et 
i vous agriculteurs d'aujourd'hui. 

( I )  Lcr Brniice er les Becrrfcero/is. Lri Fiddrntiori de 
1'U.P.A. cie la Becriice. 

( 2 )  Fcdkrrilioil U .  P. A .  (le !il Bï.rriice 

LES CHANTIERS Er LA DRAVE 
D'AUTREFOIS par  Louise Bcaildoin 

II ilri-iv;iit souvent, le soir, 3pres soiiper, avec, dans sa 
poclir, .\oii inbüc blond. su pipe er ses hisioires. Les plus 
jeuncs soupir:iitnt. encore un soir où ils se coucheruient 
tôt, irop jeurieh encore pour piiniciper à la niagie. Mais 
nous, les plus vieux, capiivGs, nous I'écoutioris jusque 
tiird dails In soirce, trop tard au gr6 des parents qui 
pens;iieiii au Izildeiiiain, rii:iis qui étiiiéni dans le fond 
bien ruvis d'icoti ier l'oncle raconter. 

kli i is ce  soir-l,A, i l  noiis arriva uri peii plus triste, un 
peu pliis lourd qiit: d'liiibitiide. II avait perdu sa jument. 
compagne de i:int d'aveniures. Elle avait pris froid, 
disait-il. h4riis nous, noos savions. C'&rait i i n  s i  vieux 
cheviil.. . Nous nous somn~es rissis autour de Iiii, cottime 
i I'accouturiiOe. Slir, il nous rnconreraii des histoires de 
chevnux eL de cliaritiers. Ma is  il savoii faire bien des 
détours ;i\ l ; i r i i  d';irriver ilü v i f  d'une Iiistoire. 

"011 p;ii-rait fin octobre, commei~ça-t-il, aprkç touies 
les rt!colies, riprks que ious les travaux de la [erre Staient 
reriiiiiiis. Archrliis, le "djobbeurW( 1). nous engageait, 
riion pere, deux de mes fiéres, quelques autres, pis rrioé. 
011 iravaillnii Dorset. L'eiidroir etait choisi par les 
Breakey. On s'iiiqtalliiit pris loin d'une p' i i te coulie. 

011 se "swnriipait"(2) un chemin jusqu'à l a  coulée. 
Pis Ii, oii choisissaii I'endroii où on b3itirait notrecartipe. 
M;iis avant il fiilliiit ben peiiserau soir le plus proche. On 
"clairait"(3) iine place au "g;ilend;irt"(4). Pis on se b i ~ i s -  

( 1 )  13johl)ertr: vie111 r l t i  mol i1irglai.5 '?ohH. Il signifie 
~ ! ~ I ~ I ~ O / ~ I ' C I I ~ L / ~ .  

(2) Sii:ciii~pcr: vietil (ILI nt01 ~ ingln is  ' 'sIvc~~~IP''  xigni je  
i i i n r n i ~ ,  scrvri~~e. Sivoi~iper; rl&bi-uusoiiler. 

(3) Cl~riirr r /~ ic  plncs: vielu rlir mot ciirglnis "ru c l ~ n r  ". If 
cr ici Ir seiis rlr ik&borrcissi!r, Û I P I ;  Ji i i re plcice netle. 

(41 Ctrl~tidnrr: ( l r i  i)icrix froi~qrris, " g o r i o i t l o ~ ~  ". 011 ai r i -  
li.irr nrissi S ( I S E I I I / ~ { ~ / ,  c n l e t ~ ~ l l ~ r ~ ,  golentkirf. 



sait un p'tit abri, quatre poteaux un toit, juste bon pour se 
protéger du vent pis du méchant temps. On couchait 3 la 
belle ktoile, nos "jouaux" h côté. 

Chantier Aimé Morin. On peut reconnaître: Aimé Mnrln, Gino 
Murin, Ernest Lapierre, Patrick Pbpin, Franqois Blais, Réginald 
Gagnon, Gérard Thiricrge, Hervé Quirlon, Adrlen Ulsis. Jean- 
Lou i s  Pépin, Albert Trudel ,  Charles-Edouard Fortln e l  Louis 
Turgeon 

D'ordinaire, ça nous prenait u n e  s'maine et demi ii 
deux s' maines pour tout installer. On commençait pour 
sûr par b8iir le campe. On choisissait le bois pour la 
grandeur du carrd du canipe. Pis on bâtissait "pièce sus 
pièce". Mênie les chevrons itaient en bois rond. On 
n'était pas r'gardani sus le luxe. Quarid on avait lachance 
d'avoir des planches pour le toit pis le plancher, on &inil 
conrent. Autrement, on faisaii le toit comme on pouvait. 
pis on le finissait avec du papier noir goudronné. C'était 
bon pour un hiver. S i  on r'venait à la  rnèii~e place I'hivcr 
d'aprés, on ajoutait un autre papier noir par-dessus. LR 
planclier, on le faisait en "logs"(5) équarris. Pis là, on 
"galfetait"(6) avec de I'éioupe ou de la guenille. Ça 
pouvail aller jusqu'aux fêles avant qu'on soit ben au 
chaud dans notre campe. 

II y avait pas de di  visions dans ces p't i ts canipes-li. 
C'était pas comme aux États, dans les gros campes, qui 
pouvaient avoir deux étages. On plaçait les "bèdes"(7) 
d ' l in  côié, pis la table pis le poêle de l'autre. Les "bèdes" 

étaient le plus souvent faits en planche, deux Lrages, pis 
garnis avec du foin. On "s'abriait"(8) avec un "spread"(9). 
C'était une grosse "couvarte" grise, en "étoffe"(l0) B 
deux ou trois épaisseurs, piquEe de place en place. 

Pour la  nourrirure, on bâtissait une p'tite armoire en 
dehors du campe, avec du "scrime"(l1) pour protkger l a  
viande des niouches. 

On faisait ensuite la  "hâvel"(l2). C'était important 
que nos ')ouaux" soient ben à l 'abri. Une "hâvel", ça 
avait quatre murs, un toit, avec une skparation en dedans 
pour chaque "team"(13) pis une p'tite alléeen avant pour 
le "soignage". I l  y avait aussi un abri fait avec des 
branches pour le foin pressé et l'avoine. On montait ce 
foin-18 sur des "bâgons"(l4), sorte de "sleigh" en bois. ou 
sur nos "trucks" h bandages. 

Noschantiers,dansDorset,ktaient pas ben loin deSt- 
Ludger. On pouvait r'venir de temps en temps. Pas 
souvenr. Des fois, nos femmes v'naient nous porter du 
manger. Mais quand on s'installait, on r'faisait un voyage 
pour tout apporter le grkement. On avait chacun un coffre 
en bois avec des poignées de cordes. On les remplissait 
denourriture: des poches de pain, des tartes,des "beignes", 
des galettes5 m'lasse. On s'apportait ungallondern'lasse. 
De la vaisselle, des cliaudrons en "granit" ou en fer. une 
"bombe"(l5), etc. Le poêle, c'&tait un poêle Castor 
(parce qu'il y avait un gros castor dessus) ou un 
"boxstove"(l6). On apportait aussi noire gallon d'huile 
de charbon parce qu'on s'éclairait a u  fanal. Le gallon de 
ni'lasse pis le gallon d'huile de charbon, ça se suivait tout 
le temps. 

Chacun faisait son manger. Chacun avait sa vaisselle 
pis sa nourri turc L e  mat in, on mangeait du gmau pis des 
"biries"avecdu pain beurré pis rôti sus le  poêle. Çac'ktiiit 
bon! On buvait du thé. Le midi, avant de dételer nos 
'Jouaux", on mettait nos patates sus le  fcii. Quand on 
r'venail, c'kiaii cuil .  Quand on avait de In viande. on la 

(5) Logsi mot cirigl(;is: billes de bois en grume. 
(6 )  Cnifeler; g~~Ifeiltt-er: colfeulrer, cnlfnrer. 
(7 )  Bscle: d ~ i   no! nnglois "lied": lit. 
(8) Abrier: dic i~ielixJrrinçcris; coirvrir avec des couverru- 

W . F  - 

(9) Sprerici: de I'ci~iglnis "ben sprend": desslts de lit, 
convre-lit. 

(10) Éloffe: tissu de laine ri-ès épais fnD,-iqiré pur les 
rnéncrgèi-es cnnntiieimes. 

( I 1 ) Scrime: dc 1 'citiglo-cnnnciiert "doorscreert "; Wiridow 
scrcen: Jeriêtre et po1.1~-inousriyunire, 

(12)  HOvel: drr mot arlglnis "f~oilei".  Dé~i,grtilii un en- 
droit coriver, por.ir clbrifer les nnimri~r  datis les 
cl~ntitiers. 

( 1  3) Tenni: Inof nrigiois. désigiinir rriie paire de chevoiix. 
(14) Btîgon: peut veiiir rl'itne rléJorinarion de wagon OLI 

d ' ~ i / i e  rrclriii~ntion des muls "tu bob ": clinrroyer au 
1ro1wi.x et "bug": mrir&cnge. 

(15)  Bo,~ibe: boiiilloirc. 
"L'oflïce.". Aimé hlorin ( h m ) ,  Adrieri Mais (coniniis) Gérard (16)  Bo.rs~ove: des  rots crnglnis "box": boîte et "srove ": 
Thlvi erge (contremaitre). poêle. Désignnit rtn poêle son5 fnicrrieou. 



mettait cuire laveillepourle lendemain. Les "bines" itou. 
Ça cuisait tranquillement toute la nuit. On se faisait des 
"bisquettes"(l7) itou avec de la farine pis de la graisse. 
Le soir, on se faisait un p' t it repas. Des oeufs, des patates 
rôties, des restes du midi. Pas de "bines". Pis on buvait 
notre thé. 

Le dimanche, on aimait ça. Parce qu'apres avoir dit 
nos prieres pis "affilé" nos outils, on allait chasser le 
"chevreux". Pas les mires ben entendu. C'&tait ddfendu. 
On n'avait pas le droit de chasser pendant les chantiers. 
les compagn ies, les garde-chasse nous guettaient. C'était 
dangereux pour les accidents. Mais dans nos p'tits cam- 
pes, on y allait pareil. Pis aprks on se faisait du steak de 
"chevreux4'cuit dans le beurre. C'était bon!!! On accro- 
chait notre "chevreux" aprés un arbre, pis on enlevait la 
peau. Il cuisait au solej I sus u n  pouce d'&pais à peu près. 
Mais le reste en dessous était bon. Ça pouvait durer deux 
s'maines un "chevreux" comme ça. 

Le soir, on se couchait de bonne heure. Les journées 
étaient longues. On se racontait quelques ment'ries, des 
histoires pour rire, pis on s'tournait faire boire nos 
"jouaux". Aprhs on se couchait. Le lendemain. quand 
notre "cadran" sonnait vers cinq heures, on r'gardait le 
portrait de noire blonde dans notre montre de poche, pis 
on r'partait pour une autre journée. 

On s'habillait chaudement. On ponait toujours nos 
grandes "souttes"(l8) à panneau faites par nos méres ou 
nos femmes. On mettait par-dessus ça des chemises de 
"flannalette"(l9) pis des culottes d'"étoffe". On niettait 
aussi nos "leggings"(20) qui r'montaient par-dessus nos 
jambes de culottes. pis nos bottes. C'étaient des bottes 
avec un quartier de caoutchouc et des jambes en cuir, 
lacées. On taillait nous autres-mêmes nos lacets dans des 
vieilles mitaines de cuir. 

Pour travaijler, on meitait notre "mackanaw"(21). 
mais pour bûcher, on portait seulement une veste de laine 
tricotée comme nos "leggings". On ajoutait dans le dos 
un morceau duétoffe". On portait aussi une "calotte" de 
feutre avec des oreilles ou la plupart du temps des 
"bonnettes" en laine. On avait aussi des mitaines de laine 
rricotées comme nos "leggings" et des mitaines de cuir 
par-dessus. 

Quand, h la fin, on était tout installk, on commençait 
à bûcher. Là c'&ait la fête! On était joyeux. On avait 
"affil6" tous nos outils, le "galendart", le "bucksaw", les 
haches; on avait préparé les attelages, leschaînes, etc. Pis 
la on partait un "crew"(22) de bûcheux: deux qui  bû- 
chent, un qui "djardeV(23); moe je "djnrdais". On coupait 
ce qui nous avait été demande. Des fois du bois mou, des 
fois du bois dur, des fois les deux. On commençait par le 
bois mou. On choisissait la grosseur dernandke. La plu- 
part du temps, le bois dur &ait assez gros, 3 peu prks 
vingt-quatre pouces, mais le bois mou, c'Etait entre 
quinze pis vingt pouces. C'était quand même pas ma! des 
gros arbres! On charriait le bois avec  les "jouaux" pis on 
l'empilait à bns ,  le long des ch'mins qu'on faisait 3. 
mesure qu'on avançait. 

Couper un arbre, c'était toute une " job. Dans les 

1 i 

gros campes il y avait des "notcheux1'(24). Nous autres, 
on se débrouillait. On commençait par r'garder de quel 
côté l'arbre penchait naturellement. On le "notchait" de 
ce coté-la. Pis on le sciait de l'autre cBrk au "galendart". 
Pas complètement. C'est dangereux de couper u n  arbre 
"a d1meure"(25). Qiirind l'arbre tombait, on criait "watch 
out"(26). c'était rare qu'on avait des accidents. Parfois 
des branches nous frappaient ou on s'estropiait avec la 
hache. Mais c'était assez rare. 

On travaillait dur! C'était 21 qui aurait coupé ou 
"djardé" le plus de "cordes"(27) dans une  journée. Mais 
on aimait ça. la vie dans le bois. 

Assis sur le voyugc: Joscph Dumas, Alcidas D u m s  

( 1  7 )  Bisy uertes: sorte (le biscuir faif avec une pâte à farte. 
(18) Soulte: du mur niiglais "suif". Désignait une combi- 

naison la plupart du renips en laine, réunissant le 
gilet ei le cnleçon à jambes longues. 

(19) Flonnallerre: du rnot ~nglclis 'flannellerte". Dési- 
gnait iine étoffe de coion croisé dont l'envers est 
pelucheux. 

(20) Leggings: du mot nnglnis "leggings" qui signifie 
jambières. Ce moi, occepcé en franfais, signiJe 
hobit~iellementjambiére de cuir. de roile. I l  avait ici 
le sens de bas de laine à longues jambières qui 
remoritetit jusqii'aux genoux, tricoré à deux laines 
avec des carreau. 

(21) Mackna w: du moi amérindien "mackina w " et qui 
signifie une uesre-chemise de bûcheron ou de chas- 
seur confectiotinée dans un tissu de laine à cur- 
rea lm. 

(22)  Crew: mot anglais qui signijie équipe. 
(23) Djorder: du moi anglais "yard" qui signifie chan- 

fier, dépOt de bois. Ce travail consisrair à transpor- 
ter le bois, d le mettre en cordes. 

(24) Notchetrx: du mol anglais "riorch". k "notcheux" 
est celiri qtri entaille I'orbre aJn qu'il tombe du bon 
cûté quand on le coupe. 

(25) A dernetrre: cornpléfemeni. 
(26) Wnrch otit: mot anglais, signifiant "attention". 
(27) Cordes: piles de bois habituellement coupé en 

qsiatre pieds, (le quatre pieds de hou/ el de h u i ~  pieds 
de loiig. 
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Jusqu'aux fêtes à peu près, on coupait le bois pis on "jouaux" étaient "cotrects". J'ai fdlicite ma Djéne trois 
l'empilait le long du ch'min. Mais après les fêtes, on jours de temps aprks. El le avait eu peur. El le voulaii "pu'' 
faisait le "hâlage"(28). descendre des voyages de la montagne après. Mais j'ai 

Certains pell'taient la neige qui était sus les tas de appris être deux fois plus prudent". 
bois; d'autres charroyaient; d'autres faisaient les L'oncle se tut quelques instants. Il toussota un peu. 
"branlages"(29). On chargeait sur des "sleigh" doubles, L e  souvenir de sa belle jument le rendait nostalgique. 11 
c'est-h-dire deux "sleigh" attachées ensemble par des avait aimé cette période de sa vie. "C'était la vrais vie, 
chaînes croisées. Ces chaînes croisées-la, c'était pour dans le bois," nous a-(-il dit. 
que l a  deuxiéme "sleigh" suive la première cornnie il "Mais c'est pas l i  que je  l ' a i  perdue, ma Djéne. C'est 
faut. On faisait pas nia1 des gros voyages, Pis on plus tard. Je vuis vous nconter. 
"landait"(30) ce bois-lii au moulin à scie ou dans lescours Cet hiver-lii, noire chantier était pas mal avancé. On 
pour les compagnies ou le long des rivières pour !a drave. avait presque fiiii le 'hilüge" au bord de la rivière. J'avais 

Quand on travaillait daiis les montagnes, c'était un un autre de mes fréres plus vieux qui  lu i  émit pas un ben 
peu plus dangereux. J'ai iravaillé, moé, au neuf de St- bon "bûclieux". II hisait  un peu de "hâlage" mais i l  
Ludger. Ça nous prenait des 4'jouaux" ben domptks. II gardait ses forces surtoiit polir la drave. Lh il était bon. II 
fallaii être habile itou. Avant de descendre notre voyage, étai1 connu ! Les "djobbeux" se l'arrachaient. II devait 
on meitait les"bnkechain"(3 l),ou lecâblede"snub"(32). aller cette fois- l i  proclie des "lignes"(36) américaines. II 
On accrwhait le voyage avec le câble autour d'une devait commencer par aider à transporter le bois sur un 
souche et on devait "braker" le voyage doucement, sans lac qui donnail sur une bonne rivière. Ça prenait pres- 
donner de coup. Quand l e  voyage "slouçaii"(33), oii qu'une s'riiüine pour se rendre Ih. Mais juste comme il 
n'avait plus de contrôle, et des fois on "pardair" nos devait porrir, son ''joual" s'éiaii blessé à une paite. Faut 
'Tjouaux" comnie ça. I ls se faisaient Ccraser par le dire qu'il n'étai1 pas ben bon non plus avec les "jouaux"! 
voyagc.. ." €1 il vouliiii prendre ma Djérie. J'élais pas ben ben en 

L'oncle se rembninii quelques miriutes. Sa voix éiait accord avec (;a. Elleétait "varteuse"(37)ct travaillait ben 
deveiiue un peu rauque.. Uri souvenir pénible remontait à qu'avec inoé. Ma is  il fiillait qu ' i l  parie vite. Pis j'avais 
sa mémoire, presque f ini  ma'ljob". M o n  pgre rn'adit : "Laisse-le h j re.  

"C'esi çaque je voulais vous raconier, reprit-il, mon Mais va avec lu i  pour soigiier les "joiinux". Tu irouverns 
aventure avec ma Djéne. Pas ce.lle qui vient de rilourir. ben il t 'etigiiger quelque chose". 
Mon autre P qui elle resseniblaii. Ça c'était urie juiiieiit Ça fait qui: ioiijoiirs, 011 eht parti! 
"dépareillée"(34)! II rzsi;iit erlcore P A S  m:~l d'ouvr:ige sus cc lac-là. Les 

VOUS savez, nos "joiinux", c'ttait notre ouiil, iiolre "logs" avnieiit 612 percés et "juiIlés"(3S) pour pas qu'ils 
machine de travail, notre gagne-pain. Ori les iraitnit aux se noyeiit. C3Ct;iii un peii plus clinud qiie par chez-nous. 
p'tiisoignons. On les soignriii autant qu'on pouvait. Pour Le printemps veri;iii assez vite. Ça commençait A être 
qu'ilssoient résistants. Pour pasqu'ils prennent le "souf- dorigercux. On seiiiriit que Iü glaceavait enviede baisser. 
fle"(35). On leur donnait de l'avoine A tous les jours. I l s  
mangeaient juste ce qu'i l fallait quand on les soignait 1 
l'avoine. Pis on était ben scrupuleux sus l'eau. II fallait (ZN)  Hcîlaxe: r l ~ r  mol Jrci/rç<cis "lrc'iler ". désigncrir 1 'rrcrion 
leur en donner au moins une heure avant de partir pour di' rrtitt.rpiir/er les chnrges de bois, de les sorrir de la 
l'ouvrage. Le midi, qiiand on arrivait, on les "abriüit" for,!?. 
dans la ''hiivel". avec une "couvarie" à "jouaux", jusqii'à ( 2 9 )  Brt.ri~~/tige: itieiüts 1rnvoir.r. 
ce que la "hâvel" soi1 ben réchauffée. On les laissai1 se (30) O7irdr.r: rlri inor fruttgciis " lnnhi t i e"  q i i i  vient de 
reposer un peu, pis on leur donnail à boire et 3 manger. i'riii,ylais " l r i ~ i d i i i g " .  Sisnifinir "crller (léposer le 

Ensui te, on les "désabri;iiiT' pour pas qu'ils vieriiienr bois oi.i.r rfit11-nirs ~iréi~i is  le loris des cours d'enu ou 
en sueur. Lc  soir iiou. Pis avani de se coucher, on rlrs curirs (le 17to~1lii~ il scie. " 
r'tournait y voir. (3 1 )  Bnrke chrriti: ntiglnis "brnke": freiner et 

Mo6 mes "jouciiix", je  les domptais autant que je  "chniti ": chnriie. 
pouvais. Je leur parlais, je les flaiiais. I ls m'écoulaient (.12) Cilhlr de " ~ ~ ~ i i b " :  rie I'nr~ginis "s~iuh line": crible Ù 
ben. J'avais juste un niot B dire. Ma Djene suriour! fri~i~rer. 

Cejoiir-là,j'avaisungrosvoyagedansIürnontagne.. (33)Sioi1cer:dcI'r~rigirris"sl1~ite":Ecl~ise. "Sloucer": 
Mon frére était en bas. J'üi mol p lac i  nion "brake chain" jiirrprrs.wr les billes (Ir bois ynr i.rrir pot-ie d'iclrise. 
ou je s a i s  pas trop quoi. Mais j ' a i  "slouçé" mon voyage. A ici le sc.~i.s (IL. glisser ccnni?ie /es billes clnns une 
Ln peur m'a pris. J'ai suivi nies "jouaux" tani que j 'ai  pu. poiA/r rl'éclr~sc 
J'ai crié i mon frére pour qu' il "claire" la y lace. Ori allait (34) D411r1r~i//tG~: i~tco~npc~r(~hIe. 
s'écrnser sus un gros érable. Je sais pas pourquoi on (35) Sortme: iiicrlnrlir des rhevtiux cnrocrérist;e par 
l'avait laissk là celui-là. Juste coinirie on arrivait pks  de 1 'essouflrt~icitir. 
l'arbre (ça descendait ben vite). j 'ai donne un bon coup (36) Liglirs: fronriirrs. 
sus mes cordeaux vers la gauchz. Mes "jounux" ont fait (37) Vrinci.ise: r n o ~  fronqois: vrrfareLise. 
un écart: le voyage s'est écrasé sus l'arbre. Mais ines (38) Jriillés: clier)i/l<;s. 

1 05 



Mais il resrair encore du bois à placer et mon frére, l u i ,  i l  
avait jamais peur de rien. 

II est parti avec ma Djene, un matin, pis un bon 
voyage. Je sais pas quel "brantage" j'avais à faire; mais 
j'étais pas avec lu i .  Son voyageétait trop pesant. La glace 
a baissésur u n  bon quatre pieds. Les "jouaux" etaient pris 
dans l'eau. Mon frere acrié. Tout le monde s'est dépêche 
avec des câbles. Ils ont coupé tous les attelages. Pis i l  ont 
essayé de tirer nia Djéne. Elle voulait rien savoir. elle en 
avait quasiment jusqu'aux reins. Ils ont rtussi à tirer 
l'autre jument. 

Ils l'ont frictionnee tant qu'ils pouvaient eri I'emme- 
nant au bord. Quand j 'a i  su cc qui se passait. j'ai couru 
tant quej 'ai  pu. Je la voyais toute seule q u i  calait. J'etais 
en beau désespoir. Je lui ai crii. Elle a rourné la tête. J'iii 

encore crié. elle m'a reconnu. Pis d'un élan, elle ri sauik 
sur la glace et elle est venue vers nioé. J'avais janiais vu 
ça. 11 fallait qu'elle soit ben forte pour faire ça. Je 
l'embrassais. Je la flattais. Je la frottais. J'étriis si conten t .  
tout lemondeetait excité. Maiselle avait prisun bon coup 
de "freite". Mon frére était un peu gêrié. II ~i'osait pu me 
parler. Moé, je soignais ma jument.  Le lac avait f i n i  par 
caler. Mon frére allait "bômer"(38) le bois avec les 
autres. Ils tiraient tout ce bois-18 avec leurs biiteüux. Ça 
avait prisau inoins deux jours à faire partir (;a vers la 
rivière. Pis m d ,  je soignais ma Djéne. Je voulais pas In 

"pardre". Mais je savais qu'elle Ctair finie. Ça me fendait 
le coeur. Elle avait tant de misère h respirer. Elle me 
regardait avec ses grands yeux. On aurait dit qu'elle me 
parlait pour me dire de pas I'aba~tre. l'ai dû m'en défaire 
pareil. C'était quasiment comme une peine d'amour ... 

l'&tais pas mal Fâchéapres mori frire. Il était doncpas 
"~ldret" avec Ies'Jouaux". Je suis parri. Tant qu'hdraver, 
oii va draver. Je suis ;illé m'engager sus la riviére. J'ai 
rrou v 6  I'iquipemeni, les bottes "cocsées"(4I)), le 
"pic:iroune"(4 1), pis tout. 

J'étais pas u n  ben bon "dr;iveux". Mais j'Ltais si 
fachi2 d'avoir "pardu" ma Djéne que je me défonçais à 
l'ouvrage. 

Le "boss"3 V U  que j'avais pas beaucoup d'expérien- 
ces 15-dedans. II m 'a  placé n l'arrière pour faire la rive. 
Lesalitres üvüientjeré le bois1iI'eau qunndl'eau rnoiitait. 
II nous restait à nettoyer les côtis après. C'itait beaucoup 

139) Brîtner: de t'('rttig1~iW "boom": esfncurle Jlottnn~e. 
sigriqiiciir: rerr i l i r  i c  bois f/o~laiii nu rnoyeti 
rlmr~s/ocridc~. 

(40) Coc~firs: I'oi-igilie cie ce rnot I I ' O  pas Gié relevée. 
Dï;.sig~lnir des boties cloitrd~s e/ i  cliir avec des che- 
villes eti boi.~ 0r i1 i . r  Irr sei?ielle. 

( 4  1 )  Piciirori/ir: rlr I'aizglnis "liickciroo ": perche i~iunie 

0'1iti.e poiti~i>. 
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d'ouvrage. L'eau avait monte pas mal. 11 restait 
"passablement" de bois sus les bords. Mais j'riiriiais ça. 
Des fois j'entendais parler de mon frkre qui travaillait 
plus bas. II &ait expert pour briser les "djams"(42). Il  y 
en avait eu une bonne et c'est lui pis un autre gars qui 
avaient rkussi à la débloquer. II avait pas eu besoin de 
dynamite. C'&tait pas comme moé le printemps d'après. 
Mais avant j e  veux vous dire qu'on était r'venu chez- 
nous, mon fr6re pis moé, ii la  f in  de la drave. Il  avait un 
grand coeur. JI m'avait aide à me payer un autre 'IjouaY"' 
Je savais ben que c'étair pas complètement de sa faute, 
quec'était un accident. Mais ça me rendait pas ma Djéne. 
Pjs quand on est jeune, vous savez, on est pas mal plus 
"malin"." 

L e  vieil oncle chercha encore un peu dans ses souve- 
nirs, puis conrinua. 

Elxii'ur Fillion, Pliilippe Düllairr, AniYdCe Kotlriguc 

''Ça f i i t  que toujours le printcnips d'après, coiiirne 
j'avais un peu d1exp6rie,nce à la drnve. je me siiis engagé 
icit sus l a  Chaudièi-e, aprks mon chantier. J'étais pris 
experi mais j e  faisais ben mon ouvrage. On avriir coi-ri- 
mence ici i  à St-Ludger, en face de moulin. à peu près. 
Après que les glaces ont éré parti, les gars s'étaient 
dépeché i jeter le bois i I'eau. corntile toutes les autres 
équipes le  long de l a  rivière. Moé, le "boss" m'avait dit 
d'aller guetter à une place où ça pouv:iit "djaiiier", 
I'atiendais. 11 y avait un gros érable de tombé et le bois 
pouvait rester pris. Je trouvais le teinps long iin peu. Une 
drfiled'idire rn'a pris. Jesuis alléchercherde la dynairiiie. 
II y en avait toujours de preteau cas où. Je l'ai placée SOUS 

l'arbre. Quasiment tout une boîte. Je vous dit une idee de 

/O 

fou! J'ni installt ma "ratelle1'(43). Pis j'ai mis le feu. ça 
fait une si grosse explosion qu'on pensait que toute la 
riviere sautair! L'eau avait r'volé, l'arbre s'était tout 
dlifiiit en miettes! 

L e  "boss" m'a pas trouvé drale "pantout". "D'abord 
que t'as f ini  de surveiller Ih, tu vas aller8 une autre place" 
qu'i l m'a dit. 

Mais  j'avais aimé mon expérieilce quand même. 
Je suis descendu plus bas et quand tout le bois avait 

érS pass6. je suis descendu encore plus bas. Ou j'aidais à 
faire la rive ou je guettais d'autres endroits. On couchait 
chez des cultivate~irs, dans des granges ou dans les 
maisons. Notre "cookW(44) nous faisait du ben bon man- 
ger mais les "bines" r'venaienr souvent. Des fois 3 tous 
les repas. Le "cookie4'(44) arrivait avec ses chaudières 
pleines de "bines" au lard et on mangeait dehors. C'Clait 
l a  vie dure. 

On avait comme ça reconduit le bois jusqu'8 
Breakeyville. Moé je m'itais pas rendu jusque là, mais 
beaucoupd'riuires, oui. Il y avair là le moulin des Brcakey. 

Mais la dernikre d r i ve  qu'on a fait, icit, à Si-Ludger. 
ça a 6tC en 1938. Un dimanche, il faisait beaii, pis I'eau 
était haute. On ri'avriit pas l e  choix. MSme si c'était u n  
ditnuiiche, il frillnii ben y aller avant que I'eau baisse. On 
avaitcornmencS le samedi, il fallait ben continuer. C'était 
l'ordre des Breakey. Ça fait que toujours, on y était al lé 
qiiand nieme. Mais siis l'heure de In messe, on avait 
iirrCtC. 011 avait dit notre chapelet. Un peu plus tard, on a 
vu arriver deux ou irois feriitnes. Les soeurs pis l a  femme 
d'uri güi-S. elles pleurriieiit. On croyait qu'un malheur 
ei i i i t  arrive. Pour miillieur, c'en était un. Le curé nous 
avait tous erivoyé en enfer parce qu'on travaillait un 
diinanche. Nous iiuires on faisait ça parce qu'on était 
obligé. Mais lui, le cure, le  chinlleux. excusez I'expres- 
sion, il l'avait pas vu de rnênie. Et nos femmes avaient eu 
peur. Certainscie nous autres itou. M a i s  pas moé! J'avais 
f i i i t  ce qu'i l fall;iit faire ce jour-là. Pis c'est out. 

le pense ben, les jeunes, quc vous devriez aller vous 
coucher," rious dit le vieil oncle avec affection. "Pis mot 
itou"! 

D'avoir racorite ses histoires, cela lu i  avair fait du 
bieri. 11 était redevenu de bonne humeur. II repartit avec 
sa pipe et son tabac blond, nous laissant en cadeau ses 
liisroires. II fiiisait revivre pour rious le bon vieux temps, 
et nous enseignait, sans trop Ic savoir, le force et le 
couragede tousceux qui avaient bâti notre belle paroisse 
de St-Ludger. 

- 

(42)  Jaiti: ( I r (  i i ~ o t  otiglnij "jn~ti ". SixriiJioir ilne nccumu- 
k i r io t t  de ~1nce.r ui, rlr bois poltssés prrr le couranr et 
bfo(/~lflttr t i f t  Cul t rS  (/'ffllt. 

(43) Rrtfrllr: rlc 1 ' c i ~ i g k i i s  "rnr fitil": désignait rirte mèche 
de dyi i~~t?~i!e< 

(44) Cook; cuokir: litor nrlgktlis .rignijinur "cuisinier". 
"Cookir " rsr t i f !  r l i ~ i i i ~ i r i r ~ c l n i l s  /ri Initgcre familière. 
I I  tl2sigtiriif 1111 niclr oei "cook". 
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Chapitre IX 





LES ASSOCIATIONS PAROISSIALES 
Le preniier niouvemcnt dans la paroisse, date de 1898, 

c'est la confrkrie du scapulaire bleu de l'Immaculée Concep- 
tion. La Croix de Tempérance, et I'asswiaiion du cheniin de 
croix daicni possiblemenl d u  mCme temps. 

Dans les années 40 ayparaisscni lesconfréries: la Liguedu 
Sacrk-Cocur. les dames de Sie-Anne et les enfants dc Marie. 

Le premier conseil des enfants de Marie SC composc de: 
Bernadelte Bolduc, (présidente); Lucille Leniieux. (vice- 

présidenie); Yolande Carrier, (secrétaire); Conseillkres: 
SimanneDallaire,Flo~daRousseau,FélixineMaihieu,tarraine 
Gagnon, AnézicBeaudoin. Laureite Lapierre, Gabrielle Bolduc. 
Aurorc Morin ei Clarissc Isabelle. 

CONSEIL DU C.P.P. 
Les membres du Conseil Paroissial de Pastorale sont 

heureux et fiers d'apporter leur contribution au bien 
commun de la cornmunaut6 paroissiale de St-Ludger. De 
fondation plus rdccnte que les Conseils de Fabrique, les 
Conseils de Pastorale sont moins bien connus quant 5 leur 
nature et quant à leur fonction. 

Le Conseil de Pastorale est un conseil permanent q u i  
favorise la coresponsabilité des prêires, religieux et Iaï- 
ques afin de bâtir une Église locale vivante. II appartient 
au Conseil de Pastorale d'étudier les besoins et les 
requéies des paroissiens, de les interpriter, d'tstablir les 
plans d'action et les priorités en lien avec la region et le 
diocèse, d'évaluer les activités et I'efficacitk des services 
dispensés aux paroissiens. C'est donc une priseeii charge 
cornniune par le pasteur et par les laïques mandatés dan$ 
ce conseil. 

LeConseil de Pastoraleagit à la manière d'unconseil 
de direction: i l  a pour rôle de penser, d'orienter et 

d'anin~erl'ensernbledesactivités de la paroisse. II rhlise 
ses activités au moyen de comités q u i  visent chacun un 
but particulier. Ainsi le Comité de Lirurgie favorise des 
célébrations qui invitent au recueillement et ta partici- 
pation au moyen du chant, de la musique, de I'aménage- 
ment visuel, etc.. . . Le Service de PrCparation au Baptême 
vise une meilleure compréhension de ce sacrement en 
organisant des rencontres avec les parents. Le Service 
d'Initiation Sacramentelle met sur pied les caréchéses 
préparatoires aux sacrenients du Pardon, de !'Eucharistie 
et de la Confirmation; i l  planifie ci réalise également la 
célébration de ses sacrements. Enfin un comité de bé- 
nCvoles assurent, auprss des résidents du Pavillon St- 
Ludger, certaines activités pastorales, le premier vendredi 
du mois par exemple. 

Le Conseil de Pastorale pour l'année 1990-91 était 
compost des inembres suivants: Myrianne Lacroix, 
présidente; Maryse Simoneau, secrétaire; Sylvain 
Cagnon: Aiain Si-Onge; Claude et Reine Lacroix; Ma- 
rie-Marthe Trépanier; Suzanne Maheux; Adrien et 
Thérése Blais; I'abbé Jacques Ferland. 

En cette annie du Centenaire, nous jetons u n  regard 
sur le passé. Nous y découvrons la foi vivante de nos 
ancêtres. la ténacité parfois héroique pour bâtir des 
comrnunautSs viables. Héritiers et d6positaires de ces 
mêmes valeurs, il nous incombe de relever les défis 
d'aujourd'hui avec des ressources et des moyens nou- 
veaux. II y a 100 ans. la responsabilité de la pastorale 
reposait avant tout sur le prêtre, cure de "sa" paroisse; 
aujourd'liui la vitalité de la communauté passe par la 
coresponsabliré prêtres-laïques, parl'implication de tous 
et de  chacun. Notre paroisse s'est rksolument orientée 
dans cette direction, ce qui  augure bien pour l'avenir. 

A s i s :  Su~anne Robert, Reine I,acroix, ThérCse illais, Marie 'TrCpanier 
Debout: .lacyues Ferland, curé, Claude Cuçroix, Sylvain Grigi~un, Adrien Iflais 



LE MOUVEMENT 
DES FEMMES CHRETIENNES 

La Confrérie des Dames de Ste-Anne est fondée en 
1941, sous te règne de l'abbé Nelson Livesqiie (d'après 
le livre des prônes), mais dans nosrégistres, le ler conseil 
date de 1946 et se compose ainsi: 

Mme Aimé Giguère (présidente), MmeJoseph Gilbert 
(vice-presidente), Mme Joseph Fluet (secdiaire), les 
conseillères: Mme Henri Rioux, Mme Albert Gagnon, 
Mme Pieme Carrier, Mme Wellie Fluet, Mme Delphis 
Doyon, Mme Odias Bégin, Mme Ernest Lamontagne, 
Mme Napoléon Gi Ibert, Mme Dominique Bolduc, Mme 
Joseph Gagné, Mme Albert Fluet, Mme Léon Morin, 
Mme Josaphat Faucher ainsi que l'aumônier l'abbé Ro- 
saire Giguére. 

A ce moment, on compte 170 membres. t e s  rdunions 
présidées par te curk, consistenr en prière, boîte h ques- 
t ions, explication d'une parole biblique et diverses re- 
commandations. 

En 1966, à la demande des Izvêques canadiens, le 
M .F.C. (Mouvement des Femmes Chréiiennes) prit 
naissance. D'une association pieuse on passe h u n  
mouverneni d'Action Catholique dont le but est de 
transformer la mentalité des inembres, les habituer B 
regarder leur vie à la lumière de l'Évangile et travail Izr 
selon la méthode éprouvée du  Voir-Juger- Agir. 

Le mouvement comme tel voit le jour dans la pa- 
roisse en 1981. De 1966 à 1981 on le nomme soit 
"Femmes chrétiennes" ou "Dames de Ste-Anne". Les 
cotisations sont perçues, les réunions rares. 

Le M.F.C. regroupe des femmes de tout age et de 
toute condition q u i  ensemble, cherchent h se réaliser sur 
le plan humain, social, intellectuel et spirituel. Chaque 
rinntle nous abordons u n  theme nouveau. 

Le M.F.C. est affilié à 1' Archiconfrérie de Ste-Anne 
de Beaupré et A la Fkdéntion Nationale du M.F.C. 

Le conseil aciuel (1991) comprend: Marie-Paule 
Roy (responsable), Laurette Bisson Gagnon (secrktaire), 
Gi tberte Rodrigue (tksorière), les équipières: emilienne 
Larochclle, Éliane Lacroix, Diane Nadeau. Isabelle L. 
Carrier ainsi que l'abbé Jacques Feiland (aumônier). 

Assis: Diane Nadeau, Laurctte Bisson, Marie-Piiule Roy, sililiC Jaccjucs Furland 
Dehoui: Isabelle L. Carrier, Eliane Laïroix, Ernilienne I,aror.licllc et Gitbrrlc Rodrigue 
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RENOUEMENT CONJUGAL 
Le renouement conjugal est un mouvement qui se 

définit comme une aide aux gens mariés et qui veulerit 
améliorer leur vie de couple; car "aimer est une décision" 
et c'est en approfondissant leur relation de couple durant 
un  fin de semaine qu'ils apprennent à communiquer I'uii 
I'autrepour s'aider mutuellement dans leur quotidien. La 
plupan de ceux qui l'ont vécu en sont ressortis enrichis et 
désireux decontinuer pour partager dans cequi est appelé 
"cellule d'amour". 

LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Le Renouveau Charismatique est u n  mouvement de 

priéres, approuve par le pape, et qui aide h mieux vivre 
noire vie de baptisés. Dans notre paroisse, ce mouvement 
existe depuis 1973. 

Le groupe du Renouveali Charismatique se reunit 
une fois par semaine pour prier et recevoir, à la suite de 
la célébration eucharistique, l'enseignement de la parole 
de Dieu. 

Plusieurs tendances caractérisent aujourd'hui le Re- 
nouveau Charismatique; les principales serksument ainsi: 
-intérêt pour 1'6vangélisation en faisant des efforts pour 
rejoindre les jeunes; -implication dans les diffkrents 
chanips de pastorale au niveau paroissial et diocésain; - 
fidCliié dans la participation aux kunions de prières 
hebdomadaires; -développement de liens avec le bureau 
internarional de Rome .... 

Les membres du Renouveau Charismatique souhai- 
tent Ci tous d'heureuses célébrations B !'occasion du 
centenaire de St-Ludger. Nous qui aimons nous souvenir 
des exploits de nos ancétres n'oublions pas, comme le 
mentionnait Jean-Paul II, lors de sa visite au Canada, que 
"De tous les biens de la vie, la foi est le plus précieux, le 
plus beau". 

M.I.D.A.D.E. 
Mouvement International D'Apostolat Des Enfants 

Le mouvement débute en France sous le nom des 
"Coeurs Vaillants". Fonde par l'abbé Gaston Courtois de 
France. En 1976, i l  change de nom pourM1DADE. Il est 
reconnu comme mouvement international par I'assem- 
blée des Evêques en 1985. Au Québec c'est en 1983 que 
les premieres Cquipes voient le jour. On retrouve 
presenrement le MIDADE dans 50 pays. 

Mme Thérèse Boulanger entend parler du MIDADE 
pour la pxemière fois en mai 1985 par Mgr. Marc Leclerc. 
Elle décide alors de travailler à l'implantation du mou- 
vement dans la paroisse. Après plusieurs démarches le 
premier groupe se forme en mai 1989 et débute ses 
activitks. t e s  jeunes se forment une équipe de neuf 
membres et demandent eux-mêmes leurs accompagna- 
trices: Marie-Reine Lacroix et Jacqueline Purcell. 

Le MlDADEesi un mouvement de formation où l'on 
cherche à développer chez les jeunes les vraies valeurs 
chdtiennes et humaines. Par exemple: favorise le sens 

des responsabilitks, la justice, les valeurs religieuses et 
morales. le respect de soi, des autres et de l'environne- 
ment ...... 

Le MIDADE, c'est important pour nos jeunes. 
Aidons-les à s'kpanou ir pleinement à travers ce mou ve- 
inetit par notre soutien. Ensemble nous réussirons h être 
une presence active au coeur de nos jeunes et de leur 
avenir. 

Présentement le groupe MIDADE se compose de 
sept jeunes: Steeve Purcell, Nadine Lacroix. Karine 
P6pin,MélaniePépin,ManinePurcell,CarolineLemieux, 
François Lemieux. 

LE MOUVEMENT DU TIERS-ORDRE 
Pour répondre aux aitentes de M. le curé Gérard 

Dallnire qu i  désirait une fraternité du Tiers Ordre dans la 
paroisse, le pkre Léon Pascal Leblanc, 0.F-M., érige 
cetle dite fraternité le3 octobre 1963, en la veillede la fête 
de Saint-François d'Assise. 

Selon l'article 122 des Constitutions, le conseil est 
ainsi formé: 

Aumônier: Abbé Gérard Dallaire 
Présidente: Mme Gilberte Rodrigue 
Secrétaire: Mlle Raymonde Quirion 
Trésorière: Ml le Lise Paré 
Marraine des Cordigères: Mme Ttiérkse Boulanger 
Une dizaine de conseillers appelds "discrets" com- 

plètent le "di.cr&ioire". 
En ceite journée, 95 personnes soit 22 hommes et 73 

femmes rqoivent le scapulaire de Saint-François et 
s'engagent A vivre selon l'évangile 3 réciter chaque jour 
les 12 Pater, Ave et Gloria ainsi qu'à porter le cordon et 
scapulaire. 

Comme 12 tertiaires viennent de l'extérieur, ils 
s'ajoutent notre nouvelle fraternité qui débutera avec 
107 membres. 17 cordigères Cjeunes de 10 à 14 ans) sont 
iiussi de l'ordre de Saint-François. 

Les réunions ont lieu tous les mois, ça démarre bien, 
I'assisrance est nombreuse, mais décline graduellement; 
faute de relève le Tiers-Ordre n'a dur6 que 6 ans. 

Le Tiers-Ordre veut dire 3e ordre fond6 par Saint- 
François d'Assise. Le ler étant Les Franciscains; le 2e, 
Les Clarisses; le 3e, Les Teniaires ou laïcs franciscains. 



CHEVALIERS DE COLOMB 
CONSEIL 9738 ST-LUDCER 

Avec beaucoup de courage. de recherches, d'ambi- 
tion et de détermination, un Conseil de Chevaliers de 
Colomb se forma A Sr-Ludger. Le Coriseil reçut sa charte 
le IOrnai 1988souslaprésidencedeM.BrunoBelIegarde, 
appuyk des 52 membres fondateurs. Le Conseil de St- 
Ludger fut parrainé par le Consel 8657 de St-Gédéon et 
le Député du District 38, M. Jean-Louis Nadeau. À 
compterdecejour, tous les membres se mirent A tnvailler 
pour les mêmes principes de l'ordre qui sont: la charité, 
l'unité, la fraternité et le patriotisme. 

L'exkcutifdu Consei t est forméede 16 officiers el de 
l'aumônier de la paroisse, 1'AbM Jacques Ferland, qui a 
éte mandaté par Mgr l'Archevêque de Québec. Pour le 
bon fonctionnement du Conseil, i! y a d'établi, u n  pro- 
gramme colombien, des activités religieuses, 
corninunautaires, fraternelles et jeunesses. Cette année, 
le rhème de la Chevalerie est "Eiiseinble ... pour nos 
familles" et c'est dans cet optique que tous les Frères 
Chevaliers se donnent ta main pour ncconiplir leur tâche 
chevaleresque. 

Le 5 février 1989, 32 nouveaux membres s'ajoutè- 
rent au groupe fondateur. Le 6 mai 1990, 39 autres 

joignirent les rangs de la Chevalerie et 10 autres firent 
leurréadmission au Conseil de S t-Ludgerpourun total d e  
133 membres. 

Le Conseil 9738 fut dirigé par le Gnnd Chevalier M. 
Bruno Bellegarde pendant un peu plus de deux ans, soit 
du 10 mai 1 988 au 30 juin 1990. L'expkrience acquise 
lors de son mandat profitera sûrement à tous ses suc- 
cesseurs. Le ler juillet 1990, M. Jacques Boulay fut 
nommé en élection pour prendre la relève au poste de 
Grand Chevalier. Pour des raisons personnelles, M. 
Boulay dut d6missiorinerde son poste de Grand Chevalier 
le 3 1 octobre 1990. Son successeur, M. Goderic Purcell 
qui occupait le poste de Dépulé Grand Chevalier. acckda 
au poste de Grand Chevalier pour terminer le mandat  et 
voir au bon fonctionnement du Conseil de St-Ludger. 

Le 1 er juillet 1990. M. J.-Marie Hamel, membre du 
Conseil 9738 de St-Ludger, fu t  nornmé au poste de 
Député de District pour remplacer M. J.-Loiiis Nadeau. 
Sa fonction est de guider et d'aider les Grands Chevaliers 
à atteindre leurs objectifs. Tous les membres sont heureux 
de cette nomination et feront tout en leur pouvoir pour 
alldger sa tüche. Ainsi le Conseil pourra conrinuer dans 
l 'unité, h progresser. 

Remise de la charte des Llievsitiers d'e Colornh 
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CHEVALIERS DE COLOMB (4E DEGRÉ) 
ASSEMBL~E TELESPHORE SOUCY 2200 
Dans l'ordre des Chevaliers de Colomb, i l  existe un  

4e degrd qui a pour but de servir davanrage l'Eglise et les 
membres du clergé, aussi d'aider leurs fréres membres au 
3e degré. Les Sires Chevaliers doivent développer un 
vrai esprit chevaleresque et patriorique. Pour accéder au 
4e degré, i l  faut avant tout être membre en régle au 3e 
degré et avoir pris une certaine responsabilité au conseil 
de la paroisse. 

Les Chevaliers 4e degré de St-Ludger font partie de 
1'AssembléeT~lesphore Soucy 2200du District 1 OdeSt- 
Martin de Beaucequi a reçu sa charte le 8 septembre 1990 
eiqui compte préseiiiement dans ses rangs 102 membres. 
Les Sires Chevaliers de chacune des pai.oisses de la 
nouvelle assemblée furent invités U participer h u n  con- 
cours af i i i  de donner un  nom à la  nouvelle assemblée. Un 
parchemin fut  présenté décrivant le curriculum vitae du 
cur6 fondateurde la paroissedest-Ludger. Lnprésentaliori 

des Sires Chevaliers de St-Ludger fut retenue et c'est 
pourquoi la nouvelle assemblée porte le nom Télesphore 
Soucy. Ce fu t  une immense joie et une grande fiené pour 
les Sires Chevaliers de la paroisse. 

A l'heure actuelle, le conseil de Si-Ludger compte 
dans ses mngs sept (7) Sires Chevaliers. Ceux qui en font 
partie sont les Sires Jean-Marie Hamel, Charles 
Mont miny, Bernardin Gagnon, Camille Gilbert, Abbé 
Jacques Ferland. Goderic Purcell, Raymond Roy (rang 
7). Ces derniers seront toujours prêts A parrainer et fiers 
d'accueillir de nouveaux membres dans l'ordre du 4e 
degré. Nous souhaitons aux membres fondateurs et aux 
officiersde la nouvelle AssembléeTélesphore Soucy une 
longévit& des plus prospére. 

En terminant, nous aimerions souligner la présence 
de deux (2) autres Sires Chevaliers dans notre paroisse 
qiii font partie de l'Assemblée Philibert Cliche 2067 de 
Lac-Mégüntic du district 04. Ce sont les Sires Lucien 
Leblanc ct Adrien Bolduc. 

Les Sires rhevallers Riiymond Roy, Jacques Ferlund, Charles Mniiiniiiiy, licrriurdiii C;:igntin, Jean-Marie Hamcl, Carnllle Gilhrrt et 
Codcric Purcell 
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LE CLUB MISSIONNAIRE 
(11 est bien rie donner lorsqu'on es1 sollicité. 

mais il est mieux de donner 
sans être salliciré par compréhertsion) 

(Kabil Gibrntl) 
Le comitkd'entraide missionnaire sous la prisidence 

de l'abbé Victor Veilleux est fonde le 6 novembre 1972. 
Gabriel Cliche est nommé président, son travail 

l'oblige j. démissionner en mars 1973. 
Le conseil se compose alors de Mmes Jeanne Morin, 

à la prksidence, Jul ieorie Roy er Bibianne Giguère comme 
I f "  et 2ifm vice-présidente. Simone Beaudoin secretaire, 
Sr Cécile teblanc trésorière. Plusieurs se sont jointes ii 
elles, notons: Aline Giguhe, Bibiane Lapierre, Rita 
Couture, Marie Fillion, Réjeanne Gagnon, Heiene Fau- 
cher, Eva Fillion, Marguerite Gagnon et Mrne Davila 
Gaulin. 

Avec ce comité, on veut ainsi, mieux cadrer I'aicle 
que la paroisse donne depuis toujours 3 ses missionnai- 
res. 

Parlons surtout de Gaétan Giguere O.M.I. qui oeuvra 
17 ans en Bolivie, Clermont Carrier P.B. d'Afrique, q u i  

donna 14 ans aux missions du Zambi & d'Ungava et Sr 
M. Blanche Bizier, qui est demeurée 38 ans dans les 
missions du Lesoiho (Afri.). 

Le comité missionnaire par sesactivit&s et sesinitia- 
tives a permis de remettre aux missionnaires des somines 
d'argent, des caisses et descaissesde linge et du matériel 
scolaire. 

Le 30 septembre 1977, le comité prend A sa charge 
l'instruction du séminariste Bernard Hlalele du Lesotho. 
soit $200.00 par année durant 5 ans. Le père Bernard est 
ordonné le 28 novembre 1982. 

Sr. Monique Lapointe missionnaire consoeur des 
religieuses de Si-Ludger de même que le pére Domingo, 
protégk de Fernande Quirion. ont benéficié de l'entraide 
missionnaire. 

Gaétan, Clerniont. d e  même que Marie-Blanche 
gardent en mémoire l'esprit missionnaire des gensde St- 
Ludger. Ils signalent Igintér6t porté h la cause mission- 
naire par les professeurs et les élèves du couvent et du 
collège. Également I'accucil sy mpathique et chaleureux 
des curés er résidents du Pavillon de St-Ludger. 

Quelques notes personnelles de Sr. Marie-Blanche: 
Durrinr ses 38 années au Lesotho, se pronienan? de hutte 
en Iiutte, hdosd'âne, elle aenseign6aux femmes, I'artde 
la couture, les règles d'hyaiène, la cuisine. Elle savait 9 
meit re à profit tout ce qui  lui tombait sous la main. Avec 
les caisses de bois qui contenaicnt des vétements, qui lu i  
venaient de Sherbrooke, elle construisait des armoires 
pour leurs huttes. 

Elle doit revenir au pays pour cause de maladie. Elle 
demeure à la maison mère "Les Soeurs Filles de la 
Charité de Sherbrooke". 

Cette année elle féte ses 60 ans de vie religieuse. 
Cette oeuvre Iiumanitaire prend fin en juin 84. avec 

la déinission de Jeaniie Morin, comme responsable. 
Toute fois, la page n'est pas tournée, les gens donnent 

encore argeiit et vêiernents aux missions. 

Le pGre HLALELE, le jour d e  son ordin:itlun Sr Marie Illiinthe l<ir.ier au I,esutlio 
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LES CERCLES LACORDAIRE 
ET STE-JEANNE D'ARC 

"HONNEUR SANTE  BONHEUR^ 
L'alcool est itri océan où bien 
des mllzeureiur se noient. 
Êfre abstinent c'est être libre." 

LesCercles Lacordaire et Sainte-Jeanne d'Arc étaient 
des mouvements antialcooliques. La formule Lacordaire 
&tait très rigoureuse: abstinence rotale. 

t e s  hommes et les femmes qui en faisaient partie 
promettaient sur leur honneur de ne pas absorber de 
boissons alcooliques, ne pas en offrir n i  d'en garder, ne 
pas en acheier ni en vendre et combattre les habitudes 
alcooliques. 

Si par malheur on "succombait h la tentation" on 
transgressait un  de ces commandement son devait remettre 
son "bouton" signe de notre appartenance b ce mouvement. 
Pour pouvoir i-eintegrer le cercle, il fallait refaire une 
période de probation. 

A Sr-Ludger, noscerclesLacordaireet Sainte-Jeanne 
d'Arc ont étk fondés le 12 novembre 1939 par l'abbt! 
Godric Blanchette vicaire à St-Georges. 

II y eut bien des adhérenrs, beaucoup ont fêté leur 10 
ans d'appartenance 3. ces cercles et plusieurs ont reçu u n  
cenificat d'honneur pour leur 25 ans de sobriété. 

Monsieur leCuré J.N. Levesque fut iiornrnt! président 
honoraire et l'abbé Grnile Blais, vicaire aurnhnier. 

Président-Présidente: M. Mme Henri-Louis Fil lion 
Vice-président-Présidente: M .  Mme Donat 

Levesque 
Secrétaire: M. Mme Émile Paré 
Directeurs-Directrices: M. Mmeloseph Gilbert 
M. Mme Xavier Beaiidoin 
M. Mine Gaudiause Dallaire 
Mlle Simone Dallaire 

Voilà les personnes qui furent élues pour former le 
premier conseil de ces deux cercles. 

Beaucoup d'autres ont aussi oeuvré au sein de ces 
organismes: Mnie L.P. Boulanger, Mine Ferdinand Bi zier, 
Mme John Poulin, Mme Florian Mathieu, Mme Benoi t 
Lapierre, Mesdemoisel les Ghislaine et Josette Poulin. 
Patricia Dumas, Céline Mathieu. 

Li derniére présidente Mme Germain Fluet et dernière 
secrétaire Mme Jeanne Morin. 

La dissolution des cercles eut lieu le 6 ftsvrier 1977. 
Ce mouverneni Lacordaire a été un  bienfait pour la 

paroisse, i l  en a aidé plusieurs à traverser des moments 
difficiles. 

LE CERCLE DES FERMIERES 
De toures nos associations feminines celle qui a 

rendu et rend toujours bien des services, c'est le Cercle 
des Fermikres. On se donne la main, on s'entraide. Dans 
tous les domaines, fêtes paroissiales, ou év6nements 
douloureux on y voit des "Fermières." 

Le Cercle des Fermibres de St-Ludger a été fondé en 
1 937. MlleMichaud technicienne au servicedu rninisrhe 
de l'Agriculture, auquel étaient rattachés les Cercles des 
Fermiéres. a présidé la fondation et l'organisation du 
nôtre. 

Le premier bureau de direction était composé de 
Mesdames: filoi Carrier présidente, Aimé Lapiem vice- 
présidente, Mlle Bella Dallaire secrétaire Mme Albert 
Fluet bibliorhécaire, conseillères Mme fimile Carrier, 
Mme Alfred Gosselin Mlle Rose Létourneau (Mme 
Roger Begin). Ces femmes élues possédaient une grande 
expérience de la vie, on disait d'elles: Elles savent tout 
faire! Avec enthousiasme elles se mettent à l'oeuvre. 

"Ces ainées, dont le coeur supplkait à la science, 
Point avares de  leurs connaissances 
Elles enseignaient ?i la jeune mariée 
Les arts domestiques, le partage er la charité." 

Madame Eloi Carrier, présidenle fondstnçe 



En cette première année, cent cinq personnes ont 
adhéré au mouvement. Le montant de la cotisa~ion éiriit 
de $2.00 par année. Les assemblées se tenaient dans un 
local situe au-dessus de la boutique de M. Eugène Du mas, 
seul endroit disponible, on l u i  a versé $7.00 pour le loyer 
d'une annee. 

Le gouvernement soucieux d'aider la femme et In 
famille. accordait aux groupes organisésouire une petite 
subvetition, du support. Tour A tour nous recevons des 
tecliniciennes, des agronomes viennent donner des con- 
férences même distribuer des gnines de semences et des 
infirrniéres nous prodiguer leurs conseils. 

1938-Nous obtenons u n  premier cours, b notre de- 
mande ce fut en couture. 

1939-LeCercleachèteun métierà tisser, une rriachine 
à boutonniéres, deux sertisseuses plus tard s'ajoureront 
deux autres métiers, u n  de 48" et de 90". Cetle même 
ande, une premièreexposition est organiske, 40 personnes 
y participent. Suite A ce succès, i l  est convenu d'en faire 
un événement annuel. 

1949-Le cercle tout en dispensant connaissances et 
assistiince à ses membres, n'oublie pas les déshérirks. 
C'est dans cet esprit de charité qu'on répond à une 
demande de la Croix-Rouge. Afin de secourirenfanis, eL 
vieillards de l'Europe qui  se relève difficilement des 
miseres de la guerre, 13 caisses bien remplies d'aliments 
en conserve, cueillette faite parmi les inembres, leur sont 

expédiees. On a aussi aidé la Créche de Quebec en 
envoyant savon, laine et v&tements d'enfants, etc. 

1950-A St-Ludgerse tient l'exposition inter-Cercles 
de Beauce et Fronienac, 34 cercles sont représenrés et 
500 fenimes prennent part à cette journée extraordinaire. 

1987-Au mois de novembre, dans u n  grand dé- 
ploiemerit on dlèbre les 50 ans d'activités du Cercle. 
Jour iiiémorable qui débute par une messe solennelle, 
banque1 et soide au cours de laqiielle on honore les dix 
militantes de la premiére heure, qui sont encore th .  

Le cercle ... c'est l'occasion de rencontres. Si on y 
cultive ses ialenrs on s'y amuse aussi! A Noël grande 
soirée, échange de cadeaux. En mai, on fête les m&res et 
les pères. On fait des pique-niques,des "fêtes 1 la tire" des 
voyages et chaque assemblee niensuelle réserve des 
surprises. 

13 présidentes se sont succédées, toutes ont fait un 
travail sérieux, et relevé le défi de procurer à la femme et 
füniil le u n  peu plus de  bien-être. 

Toutes les FermiSivs, dans un même sentiment d'al- 
légresse. chantent les niéri tes de nos fondarrices er disent 
leor reconnaissance h tous ceux et celles q u i  ont bâti St- 
Ludger! 

Souli;iits et filiciiaiions aux cornités organisateurs 
des fêtes du centenaire. Notre plus cher désir c'est qu'un 
jour Ic Cercle vive le sien 1 

Le conseil actuel. 
l k r e  rdngbe: Germaine %Pierre, HClCne Lacüsse et Aiiriettc Digin 
2ti rangCe: Flore Audef Colombe Quirion, C i ~ ~ l e  Grenier. 
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CLUB DE L'ÂGE D'OR 
Un rêve que caressait depuis longtemps Benhe 

Dallaire: rkunir les aînés et les retraités pour fraterniser et 
se distraire. A cetle fin, elle organise un  "club de cartes". 
Les adeptes de ce passe-temps se réunissaient quelques 
fois par semaine, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, 
pour de hineuses pariies de cartes. 

II n ' y  avait qu'un pas h faire pourqu'un Club de I'àge 
d'or prenne vie! Le 24 mars 1973, on invite Mesdames 
Donat Camer et Henri-Louis Lacroix, présidenic et se- 
crétairc du Club de I'age d'or de Lac MCgantic et. avec 
leur coiicours, on prmgde à la  formation du premier 
conseil de notre Club. Sont élus: prdsidente Rose- Ai mée 
Po&. Vice-présidente Jeannette Baillargeon, Secrétaire 
JeanneMorin. L' AbbéVictorVeilleux, noirecuré, accepte 
d'être l'aumônier; lesdirecteussoni: OvidePark. Roland 
Roy ainsi que Bibiane Lapierre et Isabelle Baillargeon; 
Gilbene RocIrigueest I'organisarricedes loisirsec voyages. 

Pour avoir un local. on s'adresse à M. Marie-Louis 
Audet, commissaire, afin q u ' i l  nous obtienne de la 
Cominission Scolaire des Cèdres, une salle au collège. 
En 1974, une subvention gouvernementale nous perniet 
d'acquérir une table de billard, des meubles et d'orgaiii- 
ser une  cuisinette. 

Nos principales activités: parties de cartes chaque 
semaine, soirées "canadiennes" rous les rilois et, h I'oc- 
casion. repas communautaires. Nous n'oublions pas nos 
membres défunts: nous faisons des visites et prières au 
salon funéraire et leur payons des messes. 

En 1978, Ovide et Rose-Aimée Paré quittent la 
paroisse. Étienne Morin accepte la direction du Club; il 
est président depuis ce tem S. E Toura tour, EviiFillion, milienneLapierre,Lucienne 
Gaulin, Émilienne Faucher, Laiira Roy, Thérèse 
Létourneau, Gérard Blais, Léon Isabelle, Hilaire Faucher, 
Jean-Baptiste Boulanger et Émile C h e r  ont fait parfie 
du conseil. 

Notre Club de l'âge d'or est aussi vivant que Je 
premier jour de sa forniation. Ses membres, toujours 
op!imisies, sont heureux de voir arriver I'aniiee du 
Centenaire, ei souhaitent que ces fêtes soient u n  grand 
succés. 

Ide prcmicr cotiseil: de I'lirriCre vers l'avant: Ovide Pare, Btienne 
Mririri, Rolüiid Roy, Rose-Ainibe Paré, Jearine Morin,  Isabelle 
Uaillurgron, Eva FiHion, DihianeEripierre, JeonnctteUaillargeon, 
I'Abtié Victor VçiHcux. 

Le Conscil ticluel: Jeunne Morin, Eticniir Moi.iii, I'Al>hc' Jacrlucs Frrl;iiid, l'lil:riisc 1,Ciciui-nc:iii, Eiriilirrine Faucher, Jcanncite 
B;iillürgron, Luura 12oy, Jeln-liaptistr Uoulÿngïr, Idbrin Isal>rllr, Gi:r:ii-d Illais, Enii l i~ri i ir  1,;ipierrc e t  Eniilc Crcniïr. 
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CLUB OPTIMISTE 
Le Club Optimiste de St-Ludger a maintenant fran- 

chi le cap des 15 ans. 
Les gençde notre milieu sont en mesure d'évaluer ce 

que le Club a fait pour l a  paroisse et pour les jeunes. 
L 'évolut ion des loisirs et des sports nous permet de 
constater de grandes réalisations: temin de tennis, opli- 
parc, etc .... Le Club Optimiste est aussi l'instigateur du 
débat oratoire chez les jeunes du primaire. 

Notre Club apporte une aide financière appréciable à 
différentes activités chez les jeunes (club de danse, 
chorale, voyages scolaires, etc.). Notre principal moyen 
de financement est la vente annuelle de billets. 

Dans le but d'atteindre u n  des objectifs du Club, q u i  
est l'amélioratjon du milieu danslequel vivent nos enfans, 
les jeunes jouissent de notre confiance; nous leur four- 
nissons ainsi I'opportuni té de fairequelquecliosede bien 
autour d'eux. 

Liste des prksideniset secrétaires depuis la fondation 

Dates Présidents Secrébircs 

1975- 1970 Raymond Boisvert Jean-Pierre Dallairc 

1976- 1977 Robert Dallaire Jean-Picrrc Dallairc 

1977-1978 Michel Fecteau Jcan-Fierrc Da1 lairc 

1 978- l Y79 Georges Paradis Martial Veillcux 

1979- 1980 Gaéran Morin Martial Vcillcux 

1980- 198 1 Renaud Dallaire Hecior Bureau 

198 1-  1982 Jean-Claude Lacroix Marc Langlois 

1982- 1983 Jean-Pierre Dallaire Georgcs Paradis 

1 983- 1984 Godric Purccl Gaétan Morin 

1984-1985 Rayrnond Roy Nricl Marin 

1985- 1986 Marc Carrier Roger Grignon 

1986-1987 Simon Dallaire Jacquclin Vcillcux 

1987- 1988 Caéian Grenier Rayinond Roy 

19811- 1989 lean-Picrrc Favrcau Gçorges Paradis 

CLUB CHASSE ET PÊCHE ST-LUDGER INC. 
Organisme qui a fait sa place au sein de la communautéde 

Si-Ludger. 
En 1959 plusieurs sportifs de noire paroisse faisaient 

pariie du "Casiing Club" de Ville St-Georges. 
En 1962 le groupe décide de fonder ici, leur proprc club et 

au niois d'aoûr. ils reçoivent leur charte. Alors les aclivirks 
commencent: 

On ensemence la Riviére Chaudikre de 150.000 truites et 
la riviEn: Süinson en reçoit 25,000. 

Des concours de chasse et pêche son1 organists, I'acti vil6 
principale, le souper aiinuel qui remporte un succk fomida- 
blt. 

En 1970. le club acquiert la terredlÉtienne  ori in et un lo i  
d'Erne$[ Lapierre. ce qui donne90emplücernciits pour chaleu 
et rouioltes. 

En 1973, une piscine est creusée. 
En 1974. on bâti1 lechalet duclubet on aménageun terrain 

de caniping. 
Mainlenant on y rrouvc une quarantaine de ri5sidcnces 

d'itC, un parc d'aniusernenis fort bien aménagé. En 1988, on 
irisiolle dcs glissades d'eau. 

1992, Ic Club ~' i issoçie h ta populaiion pour fEtcr le 
cenienaire dc nolrc paroisse, les niembres sont heureux et fiers 
d'avoir contribu6 au d6veloppcment dc l a  communauté. 

Lisic dcs prksidcnis: 
Vall'rc Roy Jcan Marie Hamel 
Henri Boisvcri Florian Maihieu 
Lliurian Lacroix Bcrnard Rodrigue 
Rogcr Begin Mnic  lsabellc Nadeau Carrier 
Jc;in-Luc Boulnngcr 

1989- 1990 Jacquelin Veilleux Marc Carricr 

1990- 199 1 Fabier; Nadeau Laval Dulac 

199 1-1992 Daniel Carrier Benoîi Carrier 

Ont été lieutenanis-gouverneurs: 

1984-1985 Codric Purcel 

1986- 1987 Marc Carrier 

A érC adjoint au gouvcrneur: 

1986- 1987 Godric Purcel 

1 989- 1990 

Lcs glisslidw d'tau 



LES MOUFLONS DES MONTAGNES Sur  la photo, on voit le relais de St Sébastien. C'est 
DE ST-LUDGER le lieu privilégié des amateurs. On aperçoit également 

Le sport de la motoneige a fait son apparition vers les l'équipement pour l'entretien des sentiers. 
années 1967. Le club apour prdsident : François Fortin; Secretai ce: 

En 1973. le club motoneige "Lachaudière" fut formé RégineBoulanger; Directeurs: Guy Fluet, Robin Gagnon, 
par des gens de la place. Ludger Boisvert et Gaétan Boisvert. 

II sera en fonction jusqu'en 1980. Depuis. les 
motoneigistes de St-Ludger font partie du club les 
"Mouflons des montagnes". Celui-ci regroupe huit pa- 
roisses. 

Randonnee de rnotoneigiste au Lac St-Jean. Àa l'avant-plan, on reconnsit Guy Fluet 





Chapitre X 





Sous la rubrique la vie économique, nous avons cm 
bon de rnetitionner le nom des commerces, des indus- 
tries, et des services A la population; autant ceux d'hier 
que ceux d'aujourd'hui. Vous trouverez leur histoire 
dans les pages de famille. 

LA BEURRERIE 
Le premier proprietaire de cette bâtisse fut Georges 

(Ceorgy) Beaudoin. II résidait au premier Ctage, au rez- 
de-chaussée, il y avait une fromagerie. 

En 19 17, Napoléon Choquelte l'acquiert, il installe h 
l'étage superieur des bassins pour recevoir le "petit lait" 
(lait de beurre). II commence la fabrication cir i  beurre. 
tout en continuant celle du fromage. C'était la variarion 
des prix du marché qui déterminait quel produit il fallait 
faire, soit du beurre ou du fromage? 

Tour  à tour, Napoléon Ctioquette, Edmond 
Taschercëu, Alfred Cliche ei la  Coopérative de St-Lud- 
ger en furent les propriétaires; c'est sous le régime de la 
Coopérative que commence le transport du lail vers 
l 'extérieur et aussi disparaissent les écrémeuses 
communément appelées: "s6parateur ou centrifuge". 

Dans la  paroisse, il y eu aussi deux (2) fromageries, 
une 2 mi-rang de Risborough, elle a existejusque vers les 
annees 1940. La seconde au premier rang était situke au 
pied de la côiequi mène à travers bois au "2", prks de chez 
Rolland Roy. Ces deux fromageries étant peu rentables 
sont aclietées par Alfred Cliche; les cultivateurs appor- 
tent donc leur crème au village; on a compté jusqu'h 1 65 
pairons. 

Notre beurrier le  plus célkbre est M. Noël Roy,  il a 
travaillé simultan6ment pour tous les propriétaires. Lu i  
succède Gérard Cliche qui a exercé ce melier 28 ans et 
c'est avec M. Roy, qu'a l'âge de 18 ans, il fait son 
entraînement. Pour obtenir une "licence" de beurrier, il 
fallait faire 2 ans d'apprentissage pour être accepté 5 

l'J?cole de Laiterie de St-Hyacinthe, seul institut qu i  
délivrait le "Cert i ficar d'Expen Essayeur de lait". 

C'est G k n r d  Cliche qui a init ié les autres beurriers: 
Aime Cliche, Henri Rodrigue, Roger Blouin. Renaud 
Bernier a aussi travaillé, il est décedé accidentellement 
lorsque I 'autobusqui le voyageait à Lambton, verseet est 
détruite par le feu. 

Eire beurrier était un dur labeur. La journée com- 
mençait 3 3 heures, on baraitait l a  creme pasteurisée la 
veille. L e  beurre devait être fini et emboîte pour 15 
heures. A trüverscela, il y avait entre 7 Iieures et 9 heures, 
réception de la crème qu'i l fallait peser, vider et laver les 
bidons. Un jourc'était les patrons du c8té sud de la riviere 
qui appariaient leur créme, le lendemain ceux du côté 
nord; les gros producteurs venaient tous les jours. L a  
récepiion finie, on procédait aux tesrs. 

Chaque minute était employée. U n  petit atelier avait 
&té aménagé afin d'assembler les boîtes "rondes" pour le 
fromageau teinpsoù on en fabriquait. Alphonse Boulanger 
fournissait les couvercles et les fonds de boîtes. L e  bois 
qui servait à faire les côtés venait de Lac-Méganiic; ces 
mirices feuilles devaient s6journer dans I'eau afin de 
pouvoir leur donner la forine ronde d'une meule de 
fromage. Peu de repos, l'hiver i l  fiillait remplir la glacière 
et fiiire le bois pour chauffer la bouilloire qui fournissait 
la vapeur, I 'E l i t i~eni  essentiel pour faire marcher l'usine. 
L a  vapeur servait ii pasteuriser la créme et stériliser les 
bidons, iaciionner le moteurqui faisnit tourner la baratte, 
à pomper I'eau du puits arrésien et faisait vibrer le sifflet 
qui avertissait que le tenips de reception de la crkrne 
expirait. 

Notre beurrerie est toujours 13, tel un vieux nionu- 
ment, elle a passé travers Ics ans et son apparence est à 
peine modifiee. On n'y fait plus de beurre mais elle est 
encore utile coinme entrepôt. Sous le marteau des dé- 
molisseurs, finira-t-elle un jour? 

LES LAITIERS 
Georgette, âgée de 12 ans, fi l le d'Aimé Lapiene fut 

l a  prernikre A livrer le lait au village de St-Ludger. 
Ses premiers clients furent: le notaire Veilleux, le Dr 

Juiras et Onier Gigukre. Des chaudières de 5 livres, vides 
de graisse servaient de contenants. L a  clientèle s'accroît, 
il faut se rnoderniser. Georgette vendra son lait dans des 
pintes de verre entassées dans un chariot. La livraison se 
fait ious les matins. À l'époque l e  lait coùtait 5$  lapinte. 

Pendant les 8 ans que dura son commerce. elle n'eut 
qu'un accident. 'Tibert" Mercier ne l'ayant pas vue, 
recula sur son chariot avec son auto. Imaginez l'affole- 
ment d'une adolescente de 13 ans. de voir ses ointes 
cassees et le lait plein la rue!. . . Elle n'eut pas moins de 
chagrin que Perette dans la fable de Lafontaine. 

Le commerce fut repris par Oscar Lapierre. Comme 
la demande est de plus en plus grande, son fils Rosaire - s'équipe d'une voiture de laitier et distribuera le lait 
pendant 20 ans. dans la panie est du village, tandis %i qu'Adkinrd Carrier approvisionnera lu  partie nord, de 

' ~ 4  1950 A 1962. 



A compter de 1962, ce sont les laiteries: St-Georges, 
puis Purdel et Québon. Ces deux derniéres compagnies 
se fusionneront pour former Natrel. 

Depuis 4 ans, l'agent distributeur pour la compagnie 
Nairel (Cité, Québon, etc.. .) est Mariils Lachnnce de In 
paroisse. Deux fois par semaine i l  fournit les épiceries et 
fait égalenient du service à domicile, pour une foule de 
produits laitiers. 

LA BOULANGERIE 
Plusieurs se souviennent du premier boulanger de la 

paroisse. C'est au début des annees 30 qu'Amédée 
Rodrigue achkte la maison occupée aujourd'hui par 
Antonio Roy. 11 s'6quipe pour fabriquer le pain et en faire 
le commerce. Comme l'électricité n'est pas encore 3. 110s 
portes. tout se fait manuel tement. Dans une grande huche 

de bois, i l  vide un  sac d e  100 livresde farine, une livre de 
fleishman (levure), de la graisse en seau de 20 livres, 
ajoute une cliaudière d'eau et on pétrit ce mélange 3 la 
main. 

Son &pouse Anna le seconde dans son travail. elle 
pèse la pite et In moule dans dcs casseroles graissées. Le 
pain est cuit dans un  four chauffe avec des croûtes du 
nioulin Dallaire. 

Armÿnd Morin, Hïnrl ltilodeau, Maurice Gilbert 

Avec une brouette, Amédée fait la tournéedu village. 
Ses bonnes pratiques reçoivent leur pain enveloppé dans 
du journal. Le pain se vend en quart pour 7 cenis, le pain 
complet comprenant 4 niorceaux pour 28 cents. 

Une telle besogne devient vite épuisante. Après 15 
ans, i l  vend sa boulangerie ü Henri Bilodeüu. Celui-ci la 
modernise. achLte une voiture speciüle et c'est avec sa 
"Dooley"(jument)quecoi-nmence la livraison dans toute 
Iü paroisse et m&rne à I'exierieur. Arrnand Morin a été le 
preinier cocher. Apres un accident mortel devant le 
garage Jos Fluet, Vicior Bilodeau l u i  succède. 

Maintenant que les chemins sont entretenus l'hiver, 
1ü "Dooley"est reniplacée par une  camionnerre Ford. La 
boulangerie compte plusieurs eniployCs qui se sont 
succédis, entre autres: Gilles Bi lodeau, Paul Letourneau, 
Gabriel Arguin, Rosaire Grégoire, Laurent, Bernardin, 
Maurice Gilbert. Laurier Bégin. Grégoire Dumas et 
Fidèle Nadeau. 

En 1948, u n  incendie ravage l'établissement. On 
reconstruit. 

En 1953. Henri vend son commerce zl. Larochelle et 
Frkres, qui avec la boulangerie Doyoii de Sr-Cbme, 
desservenr notre municipalité. 11 reste encore plusieurs 
menagères qui cuisent d u  bon pain de ménage!. . . hum. .  . 

LES BOUCHERIES 
Les bouchers épiciers suivants ont alimenté les gens 

de la paroisse durant nombre d'années. à l'époque où en 
die, i l  ii'est pas possible d'avoir souvent de ta viande 
früiclie chez-soi, une fois la semaine. ce sont: Orner 
Doyon, Jean (John) Poulin, Jean-Baptiste Bégin, Éinile 
Pare. Ceux-ci parcouraient la paroisse. 

Aujourd'hui, Julien Lacroix a pris la relEve de son 



père J.-A. Lacroix, à la boucliene. II se s écialise, en R préparant la viande (de I1&rable à la  table). l'automne, 
le grand nombre de bêtes des bois qu' i l  doit dépecer, 
renseigne Julien sur l'habileté des chasseurs. 

LES COMMERCES 
La SociétC Coopbrative Agricole 
En !'an 1943, lacoopération étant ?i son meilleur dans 

le milieu agricole, un groupe de cultivateurs décide. 
aprks étude, de se regrouper afin d'améliorer leur son. 

C'est ainsi que le 27 novembre 1943, l'avis de 
fondation de la Société Coopérative Agricole de St- 
Ludger est publié dans la  gazette officielle. 

Un mois plus tard, soit le 28 décembre 1943, on 
assiste à. I'assemblee de fondation à la  salle publique. Le 
premier bureau de direction est compose comnie suii: M. 
Napoléon Lapierre, président; M. Josephat Fauctier. vice- 
président; M. Joseph Blouin, M. Henri Fil l ion et M. 
Louis Fecteau, administrateurs; M. Léon Morin, secré- 
taire. 

Lors de la première dkcennie, on consacra les efforts 
h l a  fabrication du beurre et à la vente de fournitures 
agricoles. Pour ce faire, on loua Io beurrerie de M. Alfred 
Cliche et un espace dans le magasin de M. Henri-Louis 
Fillion. 

Ce n'est qu'en 1945 que la  Société coopérative fit 
l'achat de la beurrerie de M. Cliche, avec [out I'équipe- 
ment requis. 

Puis en 1952, elle fait I'scquisirion du inagasin 
général de M. Fil l ion. Ce dernier fut démknngé sur son 
site actuel en 1958. 

C'esi en 1966, que sera vendu le perinis d'exploita- 
l ion de la beurrerie ainsi que ses Equipemenis, à Iri Sociéti 
Coopérative Agricole de Lac-Mégantic, 

Ce n'est qu'en 1979que l 'on verra des modificaiions 
majeures ii la Coopéraiive. La construction d'uiie quin- 

caillerie et le renménagernent complet de l'épicerie per- 
mettent une nouvelle orientation pour la Soci&~é Coopé- 
rative Agricole qui deviendra le Magasin Coop de St- 
Ludger, Favorisant ainsi l'entrée de nouveaux membres 
parmi les non producteurs agricoles. 

Au cours des dernières anntres, l'accent fut mis sur 
I'arn&lioration des kquipements et l'entretien des bâti- 
ments. De plus un sysiéme de comptabilité informaiisk 
fut implanté en 1990. 

Tout ceci afin de mieux répondre au besoin de notre 
clientele. 

Purmi les gérants qui se sont succédés, il faut retenir: 
M. Jean-Paul Gagnon (1944-1947); M. Gérard Boisvert 
( 1  947- 1966); M. Roger Blouin (1 966-1 982); M. Martial 
Veil leux ( 1  982- 1 987); M. Benoît Carrier (! 987-encore 
en poste). 

LES COMMERCES 
Épicerie Bonichoix, prop: Bernard Bégin. 
Accommodation Camille Gilbert. 
Dépanneur Du Pont, prop: Chantal Fecteau. 
Yves Carrier Meublcs, prop: Michel Fecieau, le 

premier marchand de meubles fut Laurian Gagnon. 
Le magasin de la manufacture Ray Boisvert. 
Luniinaircs 204, prop: Mariette Park. 
Cordonrierie Bcnoit Morin. 

MOTEL, IIOTELS, RESTAURANTS 
Le Domaine La Chaudicre, prop: PatriceNadeau & 

lean-Luc Tanguay , 
Hôtel Central, prop: Gaétnnc, Steve et Cino Paré. 
Le Bar salon Jean-Y ves Richard. 
Restaurant Du Pont, prop: Gaétan & Richard Morin. 
Cantine Kiri ,  prop: Clairette P. Fortier. 
Quclrlucs statistiqucs sur denrées alimentaires. 
Le petit journal du 4 dtcembrc 1966. Source Mme 

Gérard Duclos de Chambly. 

Yiorrdt~r 1948 
I Ih bacon .44 
1 Ib haucihsc 2 2  
I lb houJin . i 5  
11b sicak huchC -40 
I Ib j;iiiibon .30 
1 lb  sduiiirin rwgc .22 
F ~ u I I . ~  et l ~ ~ ~ u ~ ~ ~ t ~ ~ j r i ~ ~ . ~ .  
I citirin .Of 
I p~~i ip lc~i iouscc .O5 
I? ordnpcs .35 
I ç;liiialuup -23 
10 Ihs pniiiriles dc icrrc -30 
I ~xcd dc cclcri i 8 
I snr d'CpinÿrJr .O7 
I ïliou iiioycn I U  
I Ib criroitçs . I O  
I chou-flcur .20 
Br i~c i  i 

I Ib h u m :  -73 
I dz d'ueuîh .40 
I soulx eii hiirç . IO  
1 a i i ip i i  Ic Clcciriquc . 1.5 
1 bic dc: l<iiz . I S i  
RICC Ki.ispics 16 
1 Corn Flakcs 14 
l Ib dc Crisco .35 
I savi)il dc ioilciic 03  
I c~mgc FOUIIL'I* 15 
i I b cx~son~dc  09  
OIJ O U I C ~  r 5 



LES t ND USTRIES 
Le moulin à scie Dallaire 
Avant l'avènement de l'électricité, nos anc&ires sa- 

vaient utiliser les cours d'eau pour en rirer dc I'inergie. 
Cette photo de 1907. nous rappelle la construction 

d'un barrage en haut du villageciest-Ludger, qui aiimen- 
tait le moulin b turbine, sirué sur le terrain de la boutique 
de Marcel Boulanger aujourd'liui. Ce mouliii Gtriir la 
propriité d'Édouard Bureau depuis 1895. 11 serviiit A i moudre le grain et à scier le bois de construction des 
colons. U n  canal d'une profondeur de 7 pieds, recouvert 
de bois, traversait soiis la beurrerie et sous le bureau de. 
poste pour y conduire l'eau jiisqu'au moulin. 

En 1901, Romain Dallaii-e de Laiiiliton en fait  I'aç- 
quisition et l'opère avec ses fils durant plusieiirs arinées. 
En 1920, un incendie ravage le tour. Romain l e  recons- 
rmit i l'endroit où i l  se irouve encore aujourd'liui et  le 
modernise. En 1928, ce sont ses deux fils "Gaudiose et 
Joseph" qui en prennçni possessioii. Selon Romain, leur 
père, cette entreprise était assez rentable pour faire vivre 
deux familles. En erfet, ces calculs se sont avérés justes. 

Antoine. leur frère fut  ernployé comme "scieur" 
pendant plus de 20 ans. II d5biinit jusqu'à 600 billois par 

I,e pi-ïiiiirr propriCiaire du n.iciuliii e t  son &pouse: h.1. et Mme 
Bdoudrd Ilurrau 

Con~lruçliun de le dam 
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Famille Romain 1)allairc: de gsluclie h droite, en urritre:  H ~ n r i - I ~ ~ u i s ,  Jeitii, Arihur, Antoine. 
Au centre: Ernest, AlberI, Joseph, Gaudiosr, Emiie. 
En avant: Marie-Aniia, Mina, Clarida, Romain, Liirie, Marie-Rosc, Zéliü, Rose-Anna. 

Les chantiers des "Breaky" furent une bonne source C'est ainsi que quatre générations se sont succddées 
de revenus pour cette industrie. Ajoutons aussi que les durant près de 80 ans, dans cette industrie qui fonctionne 
cultivateurs de la paroisse contribuaient au  fonctionne- toujours mais sous une autre raison sociale: Les bois 
ment du moulin par l'apport de leur bois en période Poulin Inc. 
hivernale. Ce f u i  aussi le grigne-pain de plusieurs vi l lü-  
geois. En étk. on fabriquait le bardeau qui servait aux Le premier atelier de couture à St-Ludger 
toitures de tous les bâtiments. Le surplus était acheminé C'est en 1947 que Lucien et Françoisc Cliche mon- 
à la firn~e "Cauchon" de Québec de même que "Chassé" tent un  atelier de couture, le premier à Si-Ludger et dans 
de Sfe-Marie de Beauce. Bernardin, le fils aÎné de la région. 
Gaudiose n'avait que 13 ans et rêvait de travailler au Pour partir cette industrie nous avions d û  acheter la 
moulin. II fut assigné au charroyage des "croüies" et de raison sociale et la machinerie d'une compagnie "Castle 
la sciure de bois à l'aide d'un cheval et d 'une  charrette. Fashion" de Motitréal qui s'engageait B nous fournir du 
Après quelques temps, i l  aurait préfkrk être sur les bancs travail. 
d'kcole; les journées &aient longues de 7 heures le riiaiin Pour apprendre le métier nous avons envoyé à Mon- 
h 18 heures le soir, y compris le samedi. La pause-café trCal. Mlle Alictte Raillargeon, jeune fille habile et sur- 
n'existait pas à ce rnoment-lh. son cousin Philippe, le f i l s  tout sérieuse. A son retour, nous commençons les op&- 
de Joscph, connut l u i  aussi les rouages de celte besogne raiions en confectionnant de  bien simples robes de coton. 
qu'il abandonna pour l'entraînement militaire. en 1 935, Nos premières employées ouire Aliette Baillargeon, fu- 
u n  second inceiidie rase la scierie. Avec le support de reni  Carrnelle et Suzanne Doyon, Candide Mercier, 
chacun. on repart à nouveau l'entreprise. en 1950, RenoÎt Au réliü Fillion,. 
devient le propriétaire et l'exploite avec ses f i l s  jusqu'eii Après quelques mois d'opération, Georges Goulet 
1980. de Courcelles, manufacturier dechemises, apprend notre 
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existence et vient nous rencontrer, il constate notre tra- 
vail et nous propose un  contrat; son offre était intéres- 
sante mais le travait demandait plus de machineries et 
plus de dextérité. On accepte, et i mon rour d'aller h 
l'école. 

En quelques jours j'ai dû apprendre le fonctionne- 
menr d'une machine à 2 aiguilles et tout le processus de 
la fabrication d'une chemise. Nous avons fait des chemi- 
ses de tout [natériel et de divers styles, de même que du 
Pyjama. 

Nous avons trimé dur, sans aucune aide financière; 
notre municipalité ne voulait pas s'impliquer. Le maire 
d e  l'époque avait dit: "laissons-les partir, si ça marclie et 
que c'est payant, nous I'achéterons!" 

La CaissePopulaire avait risqué un prêt de 1 000.00$ 
sur endossement de 20 contribuables. 

Tout de même, nous avons fonctionnk quelques 
années, dans u n  local t rès  exigu. 

Un jour, Sylas Berberi de St-Georges de  Beauce qui 
désirait l u i  aussi ouvrir une manufacture daris la Beauce; 
nous fait une offre assez alléchanre pour notre entreprise, 
et nous la lui cédons. 

Nous avons Cté dans ce domaine, des pionniers. Nous 
avons participé à l'organisation de innnufactures à Lac- 
Mégantic avec Paul Tanguay. Nous avons aidé Lambton, 
puis St-Georges; et nous avons enseigné 3 bien des 
femmes, le métier de la "couture industrielle". 

La manufacture Ray. Boisvert 
Lcs Équipements DonaId Lapierre inc. 
Lcs Fabrications Pierre Fluet lnc. 

Usine coiistruite e n  1988 par Pierre Fluet 

vente et de réparation de machinerie font aussi partie des 
opérations de l'entreprise. 

La clienttle de  l'entreprise est constituée 
principalenien t d'enrrepreneu rs fores tiers, descienes, de 
producteurs agricoles et d'autres industries 
nianufacturières. 

LES ENTREPRENEURS EN CONSTRUCTION 
Les Excavntions R6jeari Par6 Inc. 
Construction Jacques Bolduc. 
Construction Bernard Rodrigue. 
Les Constructions 8: Isolations Grenier Inc. 
Menuiserie, Marcel Boulanger. 
Entrepreneur en plombcrie et chauffage, Guy 

Giguère. 
Renald lacroix. électricien. 

LES INSTITUTIONS F I N A N C I ~ R E S  
La Banque Canadienne Nationale. donne ses ser- 

vices 1i compter de 19 19. Le premier local est situé dans 
la maison du notaire Veilleux, (aujourd'hui Yves Car- 
rier), puis chez le notaire Audet, quelques années. 

En 1928, les bureaux de la banque sont transportes 
chez Alfred Cliche. De 1940à. 1945, ce fut dans la maison 
d'Adrieri Cliche. 

Eiifin de 1945 à. 1969, annee de sa fermetlire, elle est 
si tuée dans la demeure d '  Alplionse Boulanger. 

La Caisse Populaire Desjardins 
de St-Ludgcr de Beauce 
La Caisse Popiilaire de SI-Ludger a été fond& le 3 1 

juillet 194 1 .  
Friisaient partie du premiercoi-iseil d'adminisrration: 

Xavier Beniidoiii, Heiiri Fillion, Edmond Tascliereau. 
Napoléon Lnpierre, Louis Fecteau. 

Coniinissioii de créùii: Oiiier Vachon,Ferdinand 
Bizier, Aniedée Rodrigue. 

Conseil dc surveillance: L'abbé 5. Nelson Lévesque, 
curi, Éniile Paré, Pierre Cobeil. 

Le I O ~ioût  194 1, on tient la première assemblée. Ont 
étC nonim6s: prisident: Napoléon Lnpierre; vice-prési- 
deni: Xavier Beaiidoin; sccréiaire-gkrant: Edmond 
Tasc herenu. 

Ce dernier s'engage à fournir le local dans sa maison 
(aujourd'hui propr&~é de Roger Blouin) ainsi que les 

En 1982, aprks trois années d'études, Pierre Fluet meubles et le coffre-fort. II s'adjoint une secrétaire, sa 
obtient un D.E.C. en niachinisrne. II commence alors h fille Milrie-Poule. Lü première aniike, i l  reçut la somme 
travailler chez u n  concessionnaire d e  machineries agri- de  "un dollar" pour tous ces services. 
cotes; tiirede mécanicien. Aofit 1983 est ledébui officiel Les premiers sociétaires, au noinbre de 62, ont achete 
de l'entreprise dans un atelier aménagé à la fertiie de son cliacuri une action au prix de 5.00$. 
père. En 1988, l'expansion de I'enrreprise nkcessite une Le nombre de parts qu'un membre pouvait acheter 
relocalisation de la construction de l'usine actuelle. L u i t  fixé à 40 parts. 

Les Fabrications Pierre Fluet Inc.. qui  compte Le moniont maxirriurn d'un prêt consenti ii un  seul 
aujourd'hui sept employés, effectue entièrement In con- sociétaire était de 200,00$ !i 6% d'intértt. 
ceprion et la fabrication de ses produirs. On fabrique En jui Ilet 1943, un  salairede 35,00$ par mois est voté 
principalement des chargeurs 1i bois, des r&tro-caveuses, au gErünt pour les années 1942 et 1943. 
des vérins hydrauliques et de l'équipement pour scierie. €11 1 944, M.  Évariste Boisveri est nommé directeur- 
Cependant, beaucoup d'autres machines sont manufac- gkriailt et Mlle Marie-Pau le Taschereau est embauchee 
turées selon les specificritions des clients. Des servicesde secrhire. 

130 



En 1945, l a  Caisse Populaire loue chez M. Boisvert . -y  -m.- 

un local 2i raison de 10,00$ par mois (aujourd'hui pro- 
priété de Hercule Bellavance). 

Le 30 novembre, une résolution est passée pour 
fernîcr la  Caisse le dimanche. 

La Caisse est maintenant assez rentable et songe à 
posséder sa propriétk. 

Le 5 mai 1961, on achéte un terrain sur Ja rue 
Principale, prés de l'église, puis une Ccole neuve, non 
occupée, au prix de 2 950.00$. Cette école sera déména- 
gke siir le teriaiil acquis et deviendra la Caisse Populaire. 
Au mois d'aoûi commencent les travaux de rénovatioiis 
qui se termineront nu printemps de l'année suivante. Le 
tout aura coûté 25 000.00$. 

L e  19 juillet 1962. M. Alcide Fil l ion es1 nommé 
gérant au salairede 100,00$par niois. II est demeuré2 son 
poste jusqii'à son décSs en 1979. 

Le 30 aout 1979, Denis Poudret prend la relève e l  
travaille 3 ans. 

En mai 1982, Paul-André Mor in est le nouveau 
gérant. 

En 1988, un nouvel ;igrnndissement s'impose, on 
double l a  siirface actuelle et  on ajoute un stationnement, 
le tout pour un coût total de 285 300,00$. Si-Ludger se 
voit doté d'un &di f ice ultra-moderne. - 

eii 1946. l 'act i f  6tait de 209 319,00$ ct 1990 de 14 
837 171 ,OO$. 

En 199 1 ,  la Caisse Populaire fête ses 50 ans d'exis- 
teiice. 

La population de St-Ludger est fière de cette belle 
réuss~te, due à tous ses acriorinaires. 

sincères félicirations et hommages à nos vaillants 
b i t  isseurs. 

Le curC Lévesque a été un des promoteurs de Iü 

Caisse Populaire et de la Coopérative Agricole. 

SERVICES À LA POPULATION 
Pavillon S1-Ludger 
Une des réalisaiions dont nous somities très fiers 

c'est notre centre d'accueil le "Pavillon St-Ludger Inc". 
Le 12 octobre 1967 ?I une asseinblée paroissiale, une 

corpuraiion est formée, sont élus: président: Yves Car- 
rier; vice-présideiit: Lucien Cliche; secrétaire: Henri 
Fillion; directeurs: l'abbé A. Chilieauvert, Alberr Grignon, 
Rosaire Boulanger et Joseph Blouin. 

Aprés bien des requeies signées pardes gens âgéesde 
SI-Ludger el des paroisses environnantes el bien des 
démarches, le projet est accepié par le gouvernement. 
Les plans et devis sont prkparés par les architectes 
"Caouette" et la construction confiée à ia Firme Marquis 

Albert Gagnon, Joseph ULouin, Lucien Cliche, Henri Fillion,Yves 
Carrier, I'abhé Albert Chileauvert, Rosaire iioulanger 

& Frères. C'est au printemps 1969 que les travaux sont 
terrni nés. 

Les religieuses de la Cliarité de St-Louis accepient l a  
dirccrion du foyeret Sr Floreiice Bélangerest la première 
directrice. En 1972, pour des raisons de santC, elle quitte 
et Sr. Jeanne d'Arc lu i  succede. Depuis 1986, c'est 
Marcel Racine qui en assume la responsabilité. 

Le 23 septen-ibre a lieu I ' inaugurat ion. le ministredes 
Affairessociales est présent ainsi que les 4 pensionnaires 
qui vieniient d'entrer: Madnme Joseph Bilodeau, Ma- 
danie Josepli Tai llon, Monsieur er Madamt Achile 
Godbout. Fin de décertibre, i l s  sont 19 surune possibilité 
de 39. Madaine Antonio Cosselin. une des premières 
bénéficiaires est la seule qui y demeure encore. Depuis 
l'ouvertiiredu centre, un peu plus de 185 personnes y ont 
r&sidé. 

Aux premiers jours de sa fondation, on acceptait que 
des personnes autonoines; maintenant les chambres son1 
réserv-ies aux personnes en perte d'au toiiomie, après que 
le C.L.S.C. Maria Thi beault en ait fait l'évaluai ion médi- 
cale et sociale. 

Voici  les personnes qui ont oeuvré au débur:adjointe 
à la  directrice: Sr Margueriie Mor in  et Sr Gilberte 
Jolicoeur; secrktaire-récept ionniste: Berthilde Grenier. 
Depuis son départ, Denise Audei occupe le poste. Le 
premier chef cuisinier: Marius Dumas; le concierge: 
W i l  fric1 DUIII~S, reniplücé par Mnrio Dulac. 

Aprés 21 ans d'exisierice, i l  y 35 employés qui y 
travaillent soit CI icnips complet ou partiel. 

Pavillon Si-l.udgrr 

Notre centre d'accueil rend des services inestima- 
bles et de qualité aux personnes âgées. Avec un personnel 
trks dévoué et les soins médicaux prodigués. les bénifi- 
ciaires se seritent en sécurité. 

L'Escale (résidence pour personnes autonomes) 
L e  Salon Funfraire. 



LES MEDECINS 
Avant 1903. il n'y a eu aucun rnedecin r6sidatit h Si- 

Ludger. Quand il y avait de la maladie, c'est en voiture 3. 
clieval. qu'on se rendait chercher un docteur à Lac- 
Mdgaiitic ou & St-Sebastien. Des personnes s'en rappel- 
leni pouren avoir entendu parler par leurs parents, du bon 
docteur Doyon de St-Sébastien. 

I I  y a aussi Marie-Louise, la sauvagesse, qui habite 
sur les bords de Ia riviére Chaudikre enrre St-Samuel et 
St-Ludger. Elle soigne avec succès, avec des plantes. Le 
r6le dçs sages femmes, et les remèdes de bonnes femines 
prirent toute leur inipotrance, pendant ces années-IA. 

Le Dr Massé arrive en 1903, suivi des docteurs 
Massicoite, Grégoire, Boutin et Lincours, poiirde courts 
sélours. 

Le docteur Rousscau est resté plusieurs années et a 
laissé.de bons souvenirs. Valère Groleau,Clirirles Boisvert 
( u n  concitoyen), Georges Groridin (père du cardiologtie) 
et Alfred Jutras ont été les derniers médecins résidalits 
aux environs de 1940. 

Duranr plusieurs années, les soins midicaux sont 
donnés une fois l a  semaine h l'hôtel Quirion, et sur 
demande, quand l e  médecin doit se rendre à la iiiaison. 

Les docreurs: Viateur Bolduc, Jos. Aubut, Georges 
Durnnd, mais c'es! surtout le Dr Génrd NoCl qui se 
dépensa le plus pour Iii popularion. En hiver, il venait de 
St-GédCon. sur la rivikre Cliaudiére. avec son "snow" i 

hélice, un passager. TI devait souvent utiliser la force pour 
se reiidre h destinaiion. La population Iiii  garde une 
graride recoiin3issance. 

De nouveau, d'aurres médecins rksident dans la 
paroisse. Les docreu rs: Sa voie, Soucy. Cosser te er Lemay. 

Puis un garçoii de lu paroisse, Venant Rodrigue, bien 
qu'Ïl soit médecin â Si-Sairiuel, vierit filiredu bureau une 
jour seiiiaine. 

Ledcrnier inédecin résidant est IeDr Sylvie Beaudoin, 
(igalement eiifant de la paroisse). Aujourd'hui, elle fait 
du bureau à son appiirtemcnt rue Du-Pont er au Pavillon 
Si-Ludger. Urie fois la semaine. 

Le doctcur Valilre E. Groleau 
À SI-~ud~er,  nous avons eu plusieurs médecins, tous 

irks devoucÇs. Düris cette liste, i l  y en un qui a vu son 
iravail er ses luiigs services reconnus. en 1925, le Dr V. 
Groleau. gradué de la Facultk de Médccine de ]'Univer- 
sité Laval arrive i St-Ludger et  fait l'apprentissagede la 
dure vie de riiedecin de campagne. 

En 1 976, aprhs 5 1 ans de vie professionrie Ile active, 
il est riointné riiembre de l'Ordre Jii Canada. "L'humble 
mddecin de cari.ip:ipi~: esr élevé au-dessus des sommites 
rnid icriles". 

II est déc6dSà Eust Bi-oughton le 19 avril 1991 2 I'sge 
de 97 ans. 

LES NOTAIRES 
Le noiüirc Beauchcsne et  sa famille arrivent à St- 

L u d ~ e r  en 1 905. Ils Ii:ibiieiit la niaison (aujourd'hui de 
Mme Rerniirdiii Fecteau) face. au presbytère. Il  tierit son 
éiiide de i~otaire juxqu'en 19 13. 

Lü  iriêrrie aiziice, le jeune notaire Louis-Maurice 
Veillzux ei son S~iouse prennent l a  relève. 

En premier lieu, i l s  habitent la ri-iaison d'Alphonse 
Roul;iiigzr puis celle qu'occiipe aujourd'l~ui Yves Car- 
rier. AprSs quelques années, il achhie 13 demeure de 
Eleuçippe Dergerori. cette grande nwison sise ilu coin de 
la "petite ruc". 

On peut dire que le noinire Veilleux a rédigé la  
piupafl des conlrats de mariage de la paroisse. I I  se 
i-éserviiic le priviltge d'embi-:ii;ser l a  Future made .  

Le noiiiii-e Vcilleux er sa fiiniille résidèrent pos loin 
de  45 Lins chez nous. 

L e  riot;iire Audet, dlibataire,et sasoeur sont demeurds 
eri 1936 et 27. 

Auj~ut.d'Iiui, les notaires André Veilleux (petit-fils 
dt: L.M.)de La~MtSg i~~~ t i ce i  YvesBoufFarddeSt-Manin 
dessei.veiit lu popul;ition une fois la serilaine. 

i LES SALONS DE COIFFURE 
I-e preiiiier salon de coi Tliire, situe diiiis la rnliison de 

1 Miiie A i i i i i  Ciguére, ouvre ses portes, en 1 94 1,11klene 
; Park en est Iü proprietaire, e l  le coiffc jusqu'en 1945. 

I l  Le ri~eiiw aiiii6e. Beiioît Lacroix et son épouse inau- 
1 gurent leur s~iloii dans  la nuison d'Henri Fillion, face au 

1 restaurani. Ils cllangent d'cndroir à deux reprises. dans un 
I premier ienips, clans In salle Cliche, annexée ail restaci- 

rrint, puih après le départ de Pierre Lessard, ils emmena- 
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gent dans sa maison située dans I'kdifice attenant au Plus tard, iin groupe de la paroisse fonde une sociétC 
bureau de poste. i ls  occupent ce local jusqu'en 1959. nomme~a  C~ni~agniede~~léphonedeRisborougk; 

Plusieurs propriétaires de saloii se succkdenr: Lyne elle a coiinu bien des difficultiss, on a dû l a  réorganiser 
Cliche, Oderte Lacroix. Lise Lüchance, SylvieLapierre. une seconde fois. Avec les actions éniises. une saine 
Aujourd'hui. le salon "Riviera", prop.: Chantal Boutin ei adtninisiration, elle adesservi l a  paroissejusqu'en 1966. 
le salon "Dkrente", prop.: Sophie Trepanier, desservent Ceite année-lh, la Compagnie achèie toutes les actions 
la population. déienues par les sociCtiiir-es et le. réseau est vendu à la  

11 y aaussi Fernarid Lacroix, barbier depuis plusieurs compagnie Coiitinenlal, elle rnoderriise le tout, les appels 
annees. se font automatiquemeni et norre bureau est ferme. 

LES PHOTOGRAPHES Aujourd'hui, c'est la "Cie Sogetel" qui nous dessert. 
Les phoiograplies sont les hisioriens les plus véridi- Voici un souvenirdesanni5es passées: au moisd'avril 

ques qui soient. Leurs oeuvres sont des témoins rdcls des 1901, Edmond Chabot part du villape et  se rend à pied à 
gens et des choses d'autrefois. Ils nous livrent I'histoire Si-GEdéori, téléphoner 3 ses frères qui demeurent 2 St- 
dans toute son authenticité. Zucliarie, pour leur apprendre que. leur père est grave- 

Addard Lessard est le premier photograplie connu nient in;ilade. Les mauvaises routes, et le temps qu'il a 
qui a inonté un studio i St-Ludger; i l  dcriieurait sur "la füllu pour venir oril fdit que, lorsqu'ils arrivent h St- 
côte" dans la maison de Rosaire Lapierre. Son atelier Ludger, il Etait décidé et le service avait eu lieu le matin. 
situé p r h  de la rue était bien orgai~isé, niéme une partie Voilà en bref. quelques notes historiques du "télé- 
du toit et de la biiisse &aient vitrés. Si on garde rnériioire plione" 5 Sr-LciJg.cr. 
de tout ceci, c'est àçaused'un friii: un jourqiue ses griinins BUREAU DE POS'I'E ST-LUDGER 
de neveux lui rendaient, visiie, l'un grimpe surlacouvw- par Fran~oise Cliche 
ture, il glisse et passe à travers le toit et se rartiasse au Parrr êfre filc~errr, ilfnlir a voir tlii coeur! 
milieu de f i l i i i s  et de phoios (Gérard Cliche). L a  poste a toujours éré un l i c r i  entre les paroisses, 

Plus tard, on le retrouve "rue du Passage", son atelier eriire les fiimilles et les individus. Au dtbut du siècle, 
installe au bout du jardin d'AlphonseBoulariger.en 19 19 c'&tait un service essentiel. Lorsque le postillon arrivait, 
la débricle l'emporte. II quitie l a  paroisse pour les Éirits- c'était de In vie qui eiiii.:kit drins la corninunauté. 
Unis; son frkre Dorkgny, en amateur continuer le mi t  ier. À St-Ludger, le bureau de poste a log& à divers 

Yolande Roy vers 1945, ;imCnage chez Alexandre eridroits. En 1900, il était dans la niaisoii d'Édouard 
Roy et fera de la  photographie quelques années. Beoitdoiii (;iiijourd'liui ~ i iu l - f in i i le  Boisvert), sous la 

C'est e i i  1954 qu'un autre studio s'orgariisi: e t  c'es1 $rance de Mlle Frkbonifi Bélanger (Miiie Cléophas 
Benoît Lacroix qui en est le propriCtaire. Dallaire). Éiiou;ird Beaudoin, trois fois par seinsine, 

À son départ en 1958, Gabriel Cliche l'achi-te. À ce allaitcherctier lecourrier qui rirrivaiipnrtniinà lagarede 
temps Ii, pour pouvoir exercerce ri~ktier, fallait avoir iine St-Srlrnuel. 
carci. de coiiipctence et Faire piiflie de 1'associ;ition des Puis le bureau ch~iiige de local, traverse 13 riviére, est 
photogrriplies. Benoit Lacroix l'avait initié, les Studios installe d:ins le Syridiciit Nadeau. Quelqiies rinnCes plus 
1renC.e de Thetford lui ont prodigue bien des conseils, tard, Oiner Gigu2re l'obrierit, l'organise dans sa rnaisoii 
n.iais il nc possédait pas la faneuse carie. Malgr6 I'achrir- (Laurier Faucher), i l  reste Iri jusqu'en 1945. Ont iravaillé 
nement de certains phoiogrüphes des alentours qui lui sous sa respoiisabilit6: Mme Georgiana Gigukre (Mme 
firent payer amerides sur amendes, St-Ludgsr, il a Omcr), Mlle Rose-Aimec Lessard, Jeanne, Adrienne, 
donne bien du service: nîliriiiges, événemerits pnrois- A1idr6 Gig~iCi-t: et Miiir: Jeani~e d'Arc Gossel in. 
siaux, sportifs ou tout auire, Gaby drsüii preiidre des Liicieri Cliclie noiniii i à soli tour nialire de poste, le 
photos. Aujourd'liui, il posskde une belle collectioii dr: d6niSn:ige dnns la blitisse du "rehtaurant", l'ancien Syn- 
photogrrilihies prises depuis qu'il a üclieté sa preriii2re dicat N:iJe;iu. En 1947, i l  es i  dkplücts encore une fois, 
carnrira. diins uii &difice nouvellemeni bsti, où il se rrouve 

LE TÉLEPHONE aujoiird'liui. 
La paroisse était fondée, mais la cornmunicalion Eii 1958, Miiie Frnnçoise Cliche devient inaiiresse 

avec les gens de l'extérieur ne s'est pas organisie ininié- de poste; ellc dGiiiissionne en 1982 aprSs 25 ans de 
diaienierit. En 1902 pour téléphoner, il fullaic se rendre à service; c'esi Gabriel Cliche qui obtient l e  poste. 
St-Cedéon. Les Breaky avaient construit une ligne qui les 1930: pour erre Facteur, il faut avoir du coeur. dit la 
reliait à leur bureau de St-Georges er en faisaieni bénifi- chanson. Pour triiv;liIler dans ce domaine il fallait aussi 
cier Ili popularion. avoir de I'endiirance. Le bureau émir ouvert 8 heures par 

Environ 20ansaprBs l a  fondation deSt-Ludger, nous jour, 6 jours par seniaine et quelques heures le dimanche 
avoiis notre premikre ligne de teliphone qui nous relie ;1 aprés Id niessc; mznie à Noël et les jours de fêies ' l 'ob l i -  
Lnc-Mégantic. C'est la Compagnie Renaud qui l'installe g;it ions", il fiillaii donner du service. 
cl pose l a  première boîte au Syndicat Nadeau. À son tour Le bureau de poste éiait un lieu de rendez-vous, pour 
Beauce Teléphone vient nous rejoindre et niet un autre les reiraitkser au sortir descla~ses les jeunes ne pouvaient 
iéléphone au magasin Pagé. Nous voilà raccord6s la passer s:ins y 21-rêicr! 
Beauce. Ces années-là, les envois de circulaires ri'existaient 
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presque pas, mais chaque jour, i t  y avait en plus des 
letrres. des sacs de journaux à distribuer . L'Action 
Catliolique était le principal quotidien. tous les inois 
arrivaient des centaines d'annales: Ste-Anne, St-Joseph, 
etc. 

Nous tecevionschaqueprinternpset chaqueziutomne, 
les fameux catalogues Eaton, Simpson et Dupuis. Les 
critalogues c'était notre "boutique de mode". . . notre 
centre d'achat, aussi les colis étaient-ils trés nombreux, 
par la poste presque tout peut s'envoyer: des plantes, des 
animaux: poussins et abeilles. 

Visite guidée dcs Slévrs de 5e aniiée ii I'crcçusioii dc la srniainedes 
posles. k l a i t r w  de posie: Fransoise CLiclie. 

Durant bien des années, noire courrier iirrivaii b la 
sration de St-Samuel. Le posrillon, 6 fois par serilaine 
faisait ce trajet de 18 milles eii voiiure h cheval, 1 
l'occasion, i l  acceptait des passagers. 

Celui qui a fait le plus longieinps ce traiispon est M. 
Napoléoii Mercier, i l  était ponctuel, arrivait vers 10 
lieures nu bureau et retournait h I5:30 heures. Rares sot1 t 
les jours où il n'a pas réussi à faire le voyage. 

Avec le progrks, I'autoa remplacé lecheval. C'est en 
aittobus ou auto-neige que pendant bien des années, la 
mallea voyagé. À partir de 1940. elle nous arrive de Lac- 
Mégantic, notre centre de distribution, puis le contrat est 
accordé à des particuliers. Depuis 1960, le courrier nous 
parvient de Ville-St-Gcorges. 

En 1935. donncriu service à tous les la 
paroisse, le Ministère des Postes accorde 2 nialles rurri- 
les. La R.R. no- 1 ,  desservait Gayhusrt le long de I;I riviè1.e 
et les rangs 1 ei 2. 

Le courrier de la R.R. no-2, desservait une partie de 
Risborough, le rang 9 en entier, le 1 1 ième rang et le loiig 
dc la rivière jusqu'à la limite de Si-Gédéon. 

Les premiers facteurs furent Edounrd Benudoin. 
Sylvio Faucher et Edmond Tascherau. 

3. Fiiire leur livraison. ils ont utilise: cheval, auiomobile, 
caniionneite. Adrien Cliche a même eu une auto-neige 
aciionn6e par une hklice. Ce véhicule était léger et lui 
permettiiit de passer piirrout, de faire les 30 milles de sa 
tournée dans u n  temps record. Parfois, quelques-uns, 2 
pied. on1 desservi des clients parce qiie 13 route était 
ferniée, d'autres devaient déblayer des boites pour pou- 
voir y déposer le courrier. 

Oui: F~liait avoir du coeur en ces années-la pourêrre 
facreur. 

A Sr-Ludger, nous avons u n  local spacieux et mo- 
derne, i l  n été aménagé par Lucien clicheien 1955, selon 
les plans du Minisière des Travaux Publics. 

En 1955, i l  en coûtait 0.05$ pour maller une lettre. 

LES POMPlERS 
C'est d'un conimun accord, que les trois municipa- 

lités ont pris la décision de s'équiper d'un sysrEme pour 
cornbaiire les incendies. 

On se souvient de la première caserne avec une tour 
construite en 1945 par Pliilippe Labrecque & Robert 
Létoiirneau, dans la Municipali t i  du village (côté Nord). 

On se procurc une pompe 5 incendie, que l'on devait 
déplacer avec une "jeep" acquise des surplus de guerre, 

L'enireiieri fut confié à Joseph Fluet (garagiste). 
Rosaire Roul;iiiger f u t  le prenlier clief. Apres 10 ans 

de service, Vicror Bilodenu lu i  succède pour une pPriode 
de 12 ans, Jean-Marie Hainel durant trois ails et depuis 
pliis di: vingr ans, Jacques Fluei est le chef et assume 
I'entrrtien du  syhi2ine. 

Anloine Dallaire f u t  dSsignk pour actionner l'alarme 
avertissnnt tes pompiers et Philippe Bou langer devait 
s'occuper de cliaufrer Iü casenle. 

Le premier incendie iiiiportant fu r  la n~aison de 
Napolioil Lapierre en 1948 et I'hâtel (Ti-Lou) en 1958 
rlui appartenaii ù Maurice Fi Ilion. II y eut riussi la grange 
d'Auguste Blais, le garage Albert (Tibert) Mercier; er 
d'aiir res. En 1467, on remplace le vieil équipement par u n  
camion citerne fabriquée ii Pierreville au coût de 24 
000,00$, on devra construire une nouvelle caserne 

] ji' 1 Pic*# nrhit 1-,= 
, -d -- ,It*r*w821 W,,a,c ,,,-$.m us; 

En 1980, i l  y a eu fusion des 2 routes rurales, c'est En 1989, pour répondre aux normes de l'association, 
Gérard Fluer qui obtient le contrat. un  cours obligatoire de protection et de priveniion, est 

Les postillons, ces transporteurs infatigables devai- suivi par plusieurs nouveaux ponipiers et quelques an- 
ent affronter les forces de la nature, pluie, froid, neige. ciens. Ces pompiers volontaires sont: locques Fluet, 
chemins impraticables; rien rie les rebutait. Pour rkussir Charles Montminy, Laurier Faucher, Bernard & Gilles 
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Fluet, Robin Gagnon, Vincent Morin, Stéphane Pépin, 
Simon Dallaire, Guy-Noël Mathieu & François Fluet, 
GaCtan Bellegarde. 

Nous leur disons merci pour la protection qu'ils nous 
donnent. 

L'HISTOIRE DE NOS GARAGES 
Les premières automobiles vues B St-Ludger étaient 

des véliicules de I'armde, de grosses voitures à trois 
siéges qui parcouraient les campagnes à la reclierche de 
conscrits. 

L'annee 191 8 marque la fin de la guerre et le corn- 
mencement de l'ère de l'automobile. Quelques-uns de 
nos concitoyens font l'achar de cette nouvelle machine. 
Octave Dubé, Louis Dallaire. Gaudias Dallaire furent 
parmi les premiers A en posséder une. 

Démarrer et conduire une auto demandait iine dose 
d'habileté et de témirité, ces engins étaient loin d'ëtre 
indéfectibles, il fallait donc u n  réparateur. Louis Dallaire 
avec son fils Philippe, s'insiallent dans le hangar à 
l'arrière du restaurant pour faire de la mécanique et de la 
riparation d'automobiles. Ce fut notre premier garage. 

Vers 1928, i l  y avait quelques camions et plusieurs 
automobiles dans notre paroisse, i I était nécessaire d'avoir 
un  garage avec mécanicien cornpdtent. Orner Doyon 
décide d'en bâtir u n  et i l  embauchc son beau-frère, 
Gustave Mathieu de Beaucevilje. Le tout fonctioiine un  
certain temps. Ln dépression &conornique de ces annlres 
oblige plusieurs propriétaires A remiser leur voiture, le 
garage doit fermer ses portes. Ce n'es( qu'en 1936 que 
reprennent les opérations. Onier Doyon etigage Armarid 
Paré puis il lui vend le cornnierce qu'il exploita jusqu'en 
1951, c'est Joseph Fluet q u i  devierit le nouveau pro- 
priétai re. 

Garage Juseph Fluet 

1960, le vieux garage est démoli pour faire place à un 
neuf plus adéquat. 

1977, sonne l'heure de la retraite pour "Jos", i l  céde 
à son fils, Jacques, son beau garage situé au pied de lacoie 
"d'Esdrasv et c'est lui qui l'opère encore. 

Griruge Albert Mercier 

1 

Le premier garagiste, Gustave Mathieu demeurait 
sur la chte, dans la maison aujourd'liui proprieté de 
Raymond Mercier. Après la fermeturedu gmge"Doyon", 
iout en s'occupant d'une peiii restaurant, il s'organise un 
atelier de niécanique dans l'ancienne écurie située à 
l'arrière-cour er continue à faire de la réparation. 

En 1935. i l  quitte Sr-Ludger et vend le tout a Albert 
Mercier. Celui-ci agrandit el outille l'atelier et c'est pour 
St-Ludger. un second garage. 

1967, u n  incendie rase la bâtisse, Albert Mercier 
reconstruit, son fils Raymond I'acqiiiert. 

1991, i l  devient la proprie[& de Fernand Blais et 
Raymond demeure le mécanicien attitrk. 

En 1954, Jean-Marie Hamel construit une  station de 
service i l'entrée "est" du village el l'exploite trois ans. 

1957, Conr;id Htimel prerid la relSve, le garde jus- 
qu'eii 1972, le reverid 3 Gaétan Morin. Depuis 1988. les 
frkres Dupuis en sont les propriétaires. Avec les années, 
c'est devenu un garage bien organisé. 

C'est en 1948 qu'une industrie connexe voit le jour, 
celle du "dSbosselage". Charles Bolduc, fils d' Alyre 
s'insralle dans le garage de son père, aujourd'hui chez 
Gino Fecteaii, pour pratiquer ce rnéiier. Charles com- 
inerice en nmaieur et devient vite spécialiste. Le com- 
merce est florissant, ça demandede l'expansion. II achète 
la grange du notaire Veilleux qu'il déniCnage sur la nie 
D;ill;iire. son local étant plus spacieux il  a même une 
chiiriibre pour la peinture. 

AprZs cinq aris de travail, il vend à Laurian Lacroix 
"Ti-Lou" qui coi~tiiiue I'ent reprise jusqii'en 1967, puis 
c'esr Julieri Rancourt q u i  I'achPte et l'opère dix-sept ans. 
Aujourd'hui, c'est la proprie16 de Gerrnain PSpin, i l  l'a 
rénové pour en hire un  moderne bitirnent. 

Noiis n'avons pas perdu notre usine de dibosselage 
et de peinture, c'est Laurent Thivierge q u i  exerce ce 
métier, sur sa propriété. 

11 y a aussi une sirition de service construite par M. 
Ferdinand Tanguay et propriété d'Hector Bureau, 
prksentement. 

LES CCURIES 
Apr2s la fondation de la paroisse et laconstruction de 

I'tglise terminte, la population augmente surtout dans 
les rangs. Le seul moyen de transport &ait la voiture 
chevaux. 

Pour venir au village, plusieurs devaient parcourir 
cinq à sept milleet même plus parfois, dans deschemins 

35 



iinpraricables. L'hiver, il etait de toute nécessité dm;ivoir 
des eridroits pour abri ter Ies chevaux. Plusieurs résidents 
du village qui posstdaient des &curies, louaient aux 
voyageurs, les places libres qu'ils üvaieni. Les diman- 
ches d'hiver, les &tables étaient remplies. Parnii ceux qui 
offraient ces services il y avait: Romain Dallaire, Noël 
Roy,  l 'hôtelier Dallaire (Maillet), Aimé Lapierre, 
Alphonse Bégin (Ti-Rose) et bien d'autres. 

Constatant les besoins qui, chaque annte grandis- 
saienr, Adolphe Bolduc construit iine écurie conimune 
qui pouvait recevoir 75 chevaux, il louait ces "parts", 
2,00$ par année. De plus, il meiiait sa cuisiiie d'kt6 à la 
disposition de ses locataires afin qu'ils puisscni se ré- 
chaiiffer en aitendani l'heure de la messe. Certains di- 
manclies, il y avait tellement de personnes dans cette 
pi&ce que tous devaient se tenir debout! 

Aujourd'hui, routes ces dépendances. mênie la mai- 
son, sont disparues, seules quelques personnes gardelit 
de [out cela un souvenir un peu flou. 

SERVICES AUX AGRICUL'TEURS 
Machinerie RCginsld Gagnon Ltée. 
Jean-Luc Lamontagne, Coriimerçant d'aniinaux. 
C.I.A.Q. Inséminateurs, Goderic Purcell & Nor- 

mand Pare. 
Transport Guy Fluct Inc. (lait) 
Pépin & Fils, Dépositaires engrais Nutrite. 

ASSURANCES GÉNERALES 
Assurances générales, couder Noël Morin. 
Société Mutuelled'Assurance, reprksentant: Robert 

Dallaire. 

LES TRANSPORTS 
Les inoyeris de transport d'autrefois sont devenus un 

spon de luxe. Aujourd'hui. un bel aitelage de chevaux 
fait pliis d'effer qu'une voiture de l'année. 

Auirefois. c'éiait avec deschevaux qu'on faisait tous 
les transports de marcl~andises: en eté, c'était avec des 
"trilcks" 1 bandage, en hiver, des "sleighs". II n'était pas 
rare de voir plusiciirs "teamsnde clicvaux se suivre pour 
aller chercher les effets pour les rnrirchands 5 l a  gare de 
Lac-MCglrntic ou h la station de St-Samuel. 

Dans la plupari des écuries. eri plus des chevaux de 
trait, on posskde un trotteur pour les voitures fines. Les 
hommes sont orgueilleux de leurs chevaux. Les chevaux 
aussi on1 leur orgueil er n ' i  meric pas se faire doubler. 

Anecdote: 
Un dinianche, on rcrnoniai t chez-nous aprks la  messe. 

Une voiiiire noussuivaitcle près; nion pèren'ayant pasun 
bon trotteur. se range sur le côte du chemin pour la laisser 
passer. Notre cheval, trés insulté, suivit l'autre nt telage 
conitiie on dit, le nez dans la voiture er ce, mê.me s i  Inon 
p i re zshüyait de le rerenir, les deux niains dans les 
corde:iux. 

En 1 9 1 5. Ociavc Dubk est le premier à posséder une 
voitiit-c de iiiilrque Ford, au prix de 600.00$. elle ne 
riioiii;ir I pas Ics coies d'av;irii niais I reculons. Peu à peu. 
qiielquesauuioiobilt.~ font leur rippari tion dans la pn- 
roissz. 

Coinine on ri que des chemins de terre, par beau 
temps, qü va bien, mais liprSs une pluie, les voitures 
s'enliseiit crans la boue. On s'en sort au moyende perches 
au graiid mécoiitzritement du colon qui se demande si 
toute si) clôture ne va pris se retrouver dans le chemin. 

Fortunat lilais et son cheval King 
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Les premières femmes conduire ces automobiles 
furent Alexandra Baron, Madelcine Leblanc, Madaine 
Omcr Doyon. 

Heni-Louis Dallaire est l'un des premiers propriétai- 
res de camion. Il  charroie le bois de sciage au moulin de 
son pCre Romaiii. 

Aly re Bolduc transporie des animaux aux abartoirs 
de QuEbec pour son frère Sy l v io ,  comrnerçarit et niar- 
chand gknéral. Comme on doit partir tôt le niatin. on 
ramasse les animaux la veille. Ceux-ci passeront la nuit 
dans la boîte du camion gnrk face au magasin de Sylvio 
(aujourd'hui Guy-Noël Dallaire). Inutile de dire que 
cette nuit-la, les gens des alentours avaient droit ?I un 
concen diversi f iS. 

Vers 1934, Aly i-e acliète un  caniion à deux "sets" de 
roues, ce qiii a impressionrie plusieurs personnes. 
aujourd'hui, les camions oric ??? roues? 

D'autres carnions viendront s'ajouter; parnii les pro- 
prittairel;. mentionnons: Louis Hamel, son fils Conr~id, 
Albert G:ignon (village) qiii a transpone It: beurre. ct le 
fromage Québec dc 1939 1948. Albert Diirnas, 
Alexandre Roy, Armand Rodrigue, Aim6 ct Étienne 
Moriii. Le transport par caniion fur et derneure er~core le 
gagrie-pain de pliisieurs personnes. 

Vers 1940, le Dr Viateur Bolduc de Lac-Mégantic el 
M. Louis Roy de SI-Samuel organiserit Lin transport 
d ' a u i o h i i s  Lac-Mégtin t ic-Québec. En hiver, lc 

"snowrnobile" est l'unique transpori; c'était un circuit 
fermé St-Gédion-Lac-Mégantic. Dans la voiture de 10 
pl;ices, vingt passagers y montaient. Plusieurs transpor- 
teurs se sont succkdés. Depuis 5 ans, nous sommes 
desservis par Autocars Sarrigiin d e  St-Georges. 

Parrni les chauffeurs de raxi, qui n'a pas connu Jos 
Dallaire? II est fidèle au  posre de 1925 à 1969, Albert 
Dumas: de 1925 3 1935 environ, Phydime Morin de 1938 
à 195 1 et Henri-Louis Hamel de 1953 à ce jour. Antoine 
Dallaire, Lucien Richard et Ren& Mercier ont également 
été chauffeurs de taxi .  

Augiistr I I i i ie r ,  vers 1920 avec sa nitre et  son épouse. 
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Chapitre XI 





SPORTS ET LOISIRS. 
LES DEBUTS DU HOCKEY 

Vers la fin des années 30, le hockey commence A 
devenir populaire. La premiére patinoire (mis i part la 
rivière ChaudiEre) est situee sur le lac artificiel de 
GAUDIOSE DALLAIRE, voisin de la maison de 
ALEXANDRE ROY. 

En L948-49, on aménage (sur le terrain aujourd'hui 
des manufactures BOISVERT) une patinoire avec un 
chalet pour plus de services. Le tout se fait, grâce B la 
g6nCrosité des gens et le support des professeurs OVILA 
PÉPN er  MILE CARRIER. 

A tous les dimanches, ou presque, les equipes des 
environs viennent rencontrer nos joueurs. On dispute de 
fort belles panies avec autant d'enirain que si l'enjeu 
final était la coupe STANLEY. 

BALLON BALAI (HOMMES) 
Le ballon balai a fait son apparition dans les annees 

60. C'&tait dans le remps, un  sport de 2iérne ordre, un 
sport que l'on pratiquait à partir de février, alors que la 
glace n'était plus propice au hockey. On organisait des 
tournois qui regroupaient un certain nombre de parois- 
ses. 

Le nombre d'équipes acceptées était habituellement 

de seize (16). L'equipement de début, Ciait le linge et 
cliaussures qu'on avait sur le dos, sans aucune protection. 
Un moment donne, les plus avant-gardistes, ramassaient 
les sièges de cenaines autos au rebuts. Dans certains 
sikges, on prenait le "foam" pour le coller sous ses 
espadrilles. Comme balai, on se servait de balai de 
maison qu'on coupait chacun ?i sa façon. 

Quand il y avait un tournoi i St-Ludger, les gens du 
village, qui  laissaient leur balai sur la galerie les perdaient 
presque tous. (Dans la noirceur, les vilaines sorciéres se 
plaisaient 3 piquer des balais pour les équipes visiteuses. 

De ces tournois sont nées plusieurs équipes assez 
reprkseniatives. Telles: le magasin Dallaire, Yves Car- 
rier Meubles, Boisvert et Fils Café Paré, Supertest, et 
sürement d'autres. 

Ces équipes ont fonctionné un certain nombre d'an- 
nées. Le Yves Carrier Meubles, a cependant dur6 jus- 
qu'en !975. En 1967, cette équipe adhkre au circuit 
Jacques Bellefleur, de Lac-Mégantic, où elle a gagne la 
plupart des championnats jusqu'en 1975. En 1971, 
I'kquipe adhEre b un 2ième circuit, Laureniide de St- 
Georges, oii el le rencontre une trés forte opposition, mais 
elle triomphe quand même des (O PUB) dans les séries 
1974. 

Nous reconnaissons sur la photo: de gauche Y droiie: A l l ~ e r l  hlcrrier ('l'i-hl), urtiitre, AbbÇ, Rosaire Cigufrc (curé), firnlle Carrier 
(entraîneur), Philippe Labrecque, Ovita PGpin, ClCrnent Dallaire, Clénicnt IlCgiii, 1,iunel  all luire, ~ ~ n o i t  ~üllalre,kmile Carrier (pra), 
Clémenl Filllon, Guy CLguGrr, Guy D$lIilire et Jeun-Paul Rodrigue, gnrdirn de Iiub. 



Les moments les plus intenses, furent l e  gain de la 
medaille d'or dans la grande rdgion de l'Estrie au depens 
du clu b sportif de Sherbrooke. ( 1  à O )  Cette médaille d'or, 
qualifiait I'équipe pour le championnat prov inc ia l  il 
Montréal. 

EQUIPE: YVES CARRIEK MLUULES, niGdnille d'or 
Rangée du b a  de gauche à droite 
Michel Dallaire, GGrard Uuulünger, Claude Laçrciix, Rrnaud 
Dallaire, Cséhn Morin, Yvon Giroux, klürtial Vrilleuir, Laurier 
%gin, Rosalre Godliout. Yves Carrier. 
Debout: 
Gtiislain Paré, Michel Ueaudoin, Jacques illouiri, Jean-Yves 
Blouin,Uernnrd Bégin, Marcel Blouin,Richard Yeillcux,l.éonide 
Uusque, entrdineur, (Paulo Lachance. absent). 

en 1975-76, I'Lquipe se restructure er opère sous le 
nom 1-IOTEL-TI-LOU. toujours efficace, I'équipe rem- 
porte le championnat de la ligue A St-Georges, ri Lac- 
Mégantic, et le prestigieux tournoi du carnaval de Qué- 
bec. Hommage (i Gaéran Morin qui fi i l un rouage iml-ior- 
tant dans le sport du ballon balai. Chninpion compteur à 
plusieurs reprises, il est considérécomme uii des meilleurs 
joueurs de la region. Merci à Micheline, son épouse, pour 
son travail de statisticienne. 

BALLON BALAI (FILLES) 
Le ballon balai pour les filles, s'est instauré dans les 

annies 1970. Uneéquipecommandit&eparHÔtel Lacroix, 
adhére au circuii LABAïT 50 de Lac-Mégantic vers 
197 1, et  déjà en 1974 on se mérite un t roptiée. 

Dans les anndes 1976-77, Laurian Lacroix comman- 
dite maintenant sous l'appellation (Hôtel Ti-Lou) et 
I'équipe modifiée represente bien Sr-Ludger. 

i e r e  raiigtr: Dorciiiic13hgin, Joli;iniie Frçteiiii,J;iti nihel,richance, 
I,ine I lo isvrr i ,  Ciiytiiirir Frcieiiu. 
2iGnir rrngbe: blciilon  unia as, ~ u l i e  carrier,  klise carrier,  ~ i n e i t e  
Dunias, Julie Giguhre, Michiile Part. 
3iCnir raiigde: DENlS POU1,IN (inst.), Nicole Bolduc, Csrole 
Rbriiillaid, 1,iiidu Hcaudoiii, Lisaiiiie Duniiis. 

C'est à partir de 1978, que I'Cquipe de St-Ludger 
connaît ses plus grands siiccks. Elle fonctionne sous 
l'appellation (RAY. BOISVERT). En 1979, I'équipe 
remporte le champiorinat de la ligue en saison réguliére, 
et éliminaroires au chariipionnat provincial juvenilc renu 
à Lac-Méganric. En avril 1979, I'équipe se mérite la 
médaille d'or. Lisetre Pare renipone le chaitlpionnat des 
compreiirs.JolinnneFecieau remportele tropliée meilleur 
gardien de but S .  Les deux aililèies sont honorées lors du 
chanipionnni pioviricial. Johanne Fecteau lit le serment 
de I'riihlète, Lisette Paré porte la  flamme du champion- 
nat. 

ATHI~ÉTISME 
Parmi les enfants de la paroisse qui se sont distingués 

dans le monde sportif, i I'Stranger. Notonsen atlilétisme: 
Isabelle, el le est Iri fil le de Roland et Marie-Paule Roy. 

Isabelle se rappelle encore, avec beaucoupde plaisir, 
le jour où "haiiie c o m m e  trois pomnies", elle est rentrée 
i 1;i maison dicor2c: de cinq riibiins d'or. Ces rubans, elle 
les iivüit rrniporris lors de sa premibre comp2tition 
dl;irhlStisme. Elle 6t;iit ;ilors en première année.- 

Eiisiiite à l'école secondaire, ses perfornicinces réali- 
sics nu chriiiipionnat provincial scolaire d'atlilétisme, 
0111 été soulignées. Elle a été iiomniée deux années 
consécutives "atlilkte Beauceronne en atlilLtisnie". 

Elle évolue avec le club d'athlétisme de Sherbrooke 
depuis sept ans. Elle a cornpétitionné siiriout dans les 
épreuves de 100 et 200 mèires, mais depuis quelques 
aniiées, elle se spécialise dans le 400 métres. Elle a 
parricipé à pluhieurs championnats Canadiens juniors et 
seniors. Elle a ieprésenié le QuSbec aux derniers Jeux di1 
Caiindü à Sahkatoori où I ' tquipe  de relais 4*400 mèlres - .  

lièrcrüngée: Jacinthe F i l l i o n , ~ i t ~  L ~ t o u r l l e a u , ~ i ~ o l c L a p i r r r e ,  dont elle Fdisait partie, a remporte la médaille d'or. 
Christinne Pepln, Alinc Unisvert. Également. elle a participé aux derniers Jeiix de la Fran- 
2iCmerüngbe: Brigitte Carricr,hlrrjolüineBGgin,SumrineHanicl, cophoiiie d isliutés au Maroc. 
Juhanne Cilrricr, hiurielle Dallaire, Lliurian Lacroix, COMM., Durant toules ses années d'éludes universiiaires.elle 
Chislaine Paré. a reprirsenté I'uiii versité de Sherbrooke aux chanipion- 
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nnts Canadiens. El le a recoltk à ces championnats douze 
médailles, dont six individuelles et six d'équipe de relais. 
Avec ce nombre de médailles, elle detient le record pour 
l'athlète de l'université de Sherbrooke toute discipline, 
ayant récolté le  plus de médailles à des chairipionnats 
canadiens universitaires. 

mis bien du bénévolat et apport6 leur concours en parti- 
cipant à des corvées. Plusieurs furent très déçus lors- 
qu'elle fut ç6dCe pour du conirrierce. 

Nous n'avions plus un seul endroir pour tenir la plus 
petite réunion; niêtiie les fermières un jour durent tenir 
leur nssemblee dans l'église, In sacristie étant trop petite, 
le conseil s'insialle dans le choeur et c'est 18 que nous 
av0ti.s compris pourqiioi nos prkdicüieurs insistent telle- 
ment pour que les fidèles se placent dans les bancs en 
avant. donc, il érait urgent qu'une autre salle soit cons- 
truite. 

L'0.T.J. venait d'acheter un terrain au bout de la rue 
Dallaire pour organiser des sports, patinoire, piscine, 
etc..  . , c'était au temps où le Gouvernement Fédtrral dans 
le cadre du "Programme des Initiatives Locüles" accor- 
dait des travaux d'hiver pour les gens eri chômage. 

Lucien Cliche, tle concert avec les dirigeants de 
I'0.T.J ., pripnre uiie demande de subvention, dessine les 
pl:iiis, fiiit uiie iiini]iieIte et sournet le projet au Haut 
cciniinissari;it ;I Iri Jeunesse, aux Loisirs et aux Sporls le 
I l sepienibrc 1972. 

Isabelle possede le meilleur chrono au pays, cette 
saison au 300 mètres et le deuxième plus rüpide au 60 
nièt res. 

Ses objectifs à coun ternie sont de représenter le 
Québec au maich QiiCbec/France/Espngne à l 'étt  '92 et 
en '93, de participer aux Jeux de la Francophoriie en 
Francc. EI bicn sûr, elle caresse l'espoir de faire partie de 
I'Cquipe. can a d' ienne. 

Elle pense qu'elle n'aurait pu réaliser ses objectifs 
saris avoir la passion de l'athlét isme. et le soutien de son 
entourage. DES son jeune âge, I'rtcole primaire de St- 
Ludger et la Polyvalente Bélanger lui ont perniis de 
développer cet intkrêr. Par la suite, le support de son 
entraîneur, cobquipiers (kres) d'entrainement. friniillt: et 
parents l'ont aidke à. poursuivre ses buts. 

Nous lui  souhniions la meilleure des cliünces! 

SALLE PAROISSIALE: O.T,J. 
L a  salle paroissiale inaugurée en 194 1 rue Pririci- 

pale, îut construite par les geris de la  paroisse qui y ont 

Le 3 1 octobre 1972, ce projet au montant de 77 
805,00$ est accepté. L a  Caisse Populaire de St-Ludger 
pi-2re 22 000,00$ pour I'achai de matCriaux et lu pr4para- 
tiondu terrain. C'est une bStissede40piedspür 120pieds 
que rious eritreprenons, 57 personnes ont travaille sur ce 
chniirier. Daiis notre centre de loisirs, en plus de la 
spacieuse snlleet de sacuisine bien &qiiipée, il y a un au ire 
local clu'on nomiiie la "Salle des Fermières"; là se tien- 
nent  le^ assemblies du cercle et les séances du conseil de 
Gayhurst. Il y a riussi des mttiers à tisser et on y travaille 
en tout ternys de l'année. 

Le sous-sol est aménagé pour les sports, lorsqu'il se 
dispute des parties de "hockey", de "baseball", nos 
visiteursont leurchiimbre, il y a aussi un restaurant. 75% 
de la surfiice de la cave est disponible. U n  puils a et6 
creusé d;ins ce sous-sol et fournit l'eau qui  sert à arroser 
la paiinoire er A re i i i l~ l i r  Iri piscine. 

L;i bitisse était f i i i ie, c ' i tai t  un succès, niais i l  man- 
quait une piscine. Les dirigeants de 1'O.T.J. ne voulaient 
pas s'inipliquer dans un tel projet. Alors un groupe de 
ferrimes sous Iii direction de Mme Françoise Cliche, 
fondent le "Conii té de la piscine", le 28 janvier 1974. 
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BtnCdiction dc I'0.T.J.. Hbléne Lncasse, Franqoise Cliche, itGjv;in Ui-.~uduin, Feriiaridr I.ucrui?r, Yves Cari-icr. Rusairc norilungcr, 
Lauriari Laçroix, Adrien Moriri, Odilun Laplaiiie, Rtiger HCgin. Griirges 15CKiii, Claiide 'Trissirr, di.liuii-, I.ucien Cliclie, Ovih PGpin, 
au niicro, l'abbé Viclor Veilleux 

Les aci ivirés conînienceilt pour recueillir des fiiiaii- 
ccs, des rafles, venre de ctrocolu~, kerniesse. Pour le 
bonheurdes jeunes,; Irisciiisfaciion des personnes inioli- 
quées. nous avons enfin noire piscine. 

L'inauguraiion se fait le 30 juin 1974. b ink l i c i i o i~  
par M. le curé Veilleux, en prisence de notre dSpuld 
Claude Tessier; pour rendre encore plus solciinel ce jour, 
Lucien Cliche obtient la visite du corps des inajomiics de 
tac-M6grinric, elles paradent dans le v illrige eet iious 
donnent unz démonstrarion de leur savoir. 

Sur le vaste terrain de I'O.T.1. en plus de la piscirie, 
il y ü un jeu de tennis. L'hiver, uiie grande patinoire est 
niontée, I'é~é. elle sert de clianip de "baxebiil1'". Un coiii 1 

a été aménagé pour les bilrnbins, où on leur aconstruit des -I e *  
B J amusenients. Chaque auiomne, le traditionnel tournoi de 4 = - -- - r  s, ,- 

d J  2 
1 - 

"tire de chevaux" nous iiniène des gens de toures les -' I 

régions rnzme des Éials-~rlis. Une proniena&toul ;lufoiIr Mnriiiii.ic dc 1,ac-nlc~untic.  

de ce complexe permet de Faire de la  bicyclette ei de 
l'équitation. 

~b~re  en U n  ajour vienr d'être co~istruit pour du (hé"' 
plein air. Or1 dit  que: le succéssourit aux audacieux, et ce 
projet demandait de l'audace, de l'imagination. C'est 
ainsi qu'on ii dori notre piiroisse d'une nouvelle Salle. 
Fiers de cette r6ülisution les gens de Sr-Ludger se doii- 

SI Ions nent la main pour l'entretien et Faire les arnélior. t '  
nécessaires. 



Chapitre XII 





LE FEU DE 1908 
Nous remercions I'auteure du texte qui suit, Mme 

Éva Grigné qui nous a gracieusement prête ses manus- 
crits. 

Un lundi de sepiembre 1908, les 6lives sont en 
classe. La journée est des plus curieuse. C'est sombre et 
cependant on ne voit pas de nuage. Vers deux heures ei 
demie il fait noir. Qu'y a-t-il donc? 

Les religieuses doivent interrompre les cours: 
l'éclairage est nul et c'est impossible, le couvent ne 
posséde pas assez de lampes, seul moyen pour eclairer 
deux classes. 

Après le bonsoir habituel, leséISvessonent de l'école 
et se dirigeni vers leur demeure un peu inquiets. Le ciel 
est gris-noir, seul le soleil réussit à percer celie ;itnios- 
phère, i l  est 18 comme u n  ballon rouge. Pour le regarder 
en face. on n'a pas besoin de verres furries. 

"On dirait la f i n  du monde" de conclure les cnfiiiits 
qui se rappellent l'évangile de la f i n  des tenips. II y 3 du 
feu ei le soleil n'éclaire pas, tant la futnée est compacte. 

Vrai temps de sécheresse. 
Je ne crois pas qu'il y eut des traînards ce jour-111. 

Chacun se voulait en sécurité chez-soi. 
Monsieur le Curé Soucy avait demandé le dimai~che 

d e  faire jeûner les enfants. "Ceux-là sont les plus puis- 
sants sur le coeur de Dieu" disair-il. Au prône, les 
cultivateursfurent avertis de ne pas fairede feu. niais, au 
contraire, de laire tout leur possible pour éteindre le 
moindre petit feu; malgr6 tout. le feu courait dans la terre, 
et s'enflan~rnair b Ia riioindre petite branche sèche. aux 
racines, foin mort et joncs, rejoignait ainsi la foret de la 
manière la plus sournoise, obligeant la population 9 une 
surveillance constante. Le soir venu, la forêt flambait i c i  
et là. Pour nous, habitants de la partie nord, le rang 9 
paraissait le plus sinistre h voir. Le vent s'élevait de 
temps en temps, obligeant les résidents de la rive sud et 
nord de la rivikre B surveiller leurs batisses. Les tisons 
emportés par le veni Ciaieni une  menace coniiriuelle. 

M. Joseph Begin aéteint le feu prhsde la grange. Nos 
fermesétaient éloignées du feu, au nioins un deini-mille, 
peut-être plus. Ce n'est rieri si l'on compare ceite sur- 
veillance à ceux qui lutlent contre le feu en pleine forêt. 
Les plus éprouvés furent les paroisses voisines St-Huberi 
er St-Sarnuel. 

Un homme descendait dii 10 de Mégantic; pour fuir 
le fcu i l  devaii hâter son cheval, et quand i l  arriva au bord 
du bois, i l  aperçut des clievreuils, des ourscherchant sans 
doute u n  refuge moins chaud. 

Elifin. vers trois heures du matin. u n  petite pluie 
bienfaisante mit f in  aux angoisses et aux donirnriges. Et 
chaque vaillant lutteur regagna son logis pour preiidrc u n  
repos bien gagné. 

Ce matin-là, de nouveau sous un ciel radieux et It:  
coeur léger, nous retournions en classe. Ce n'était pas la 
fin du monde. Cela aurait pu être pire, si le bon Dieu 
n'avair pris arrosé ce brasier. Les travailleurs étaient (i 
bout de force, ils voulaient tout abandonner. 

Ce feu de forêt a été allumé par une étincelle d'une 

Iocomoiive du Québec Central, dans les environsde Lac 
Mégantic. Une étincelle qui a fait parler d'elle. Cette 
compagi~iedechemin de fer doit en savoir quelquechose. 
Fleureuseinent, on n'a pas eu à dCplorer de perte de vie. 

LE CYCLONE DE 1913 
En 1913, u n  orage mêlé de vent tr2s violent fit des 

ravages considérables dans les réserves de bois et les 
sucreries, de même que certaines dépendances de celte 
localitk. 

La n~aison appartenant à M. Amédee Rodrigue fut 
renversee; elle n'était pas tout à. fait finie. On devait 
l'habiter très prochainemeni. Mnie Rodrigue, mére 
d'Aniédéi: avnir nioritk une pièce au mkticr B lisser. 
Heureusemeiit que cette dame n'était pas là ce jour-lh. 

Autrefois, i l  y avait une rue le long de la rivjzre.  du 
côté sud. La maison de M.  Ulric Bellegarde &ail une 
toute petire maison. Voyant que la inaison menaçait 
d'être einportee, Mine Bellegarde et la petite Yvonne 
s'engagent dans la rue. Au riioinerir de quiiter le logis la 
filletteest coninie einportCe tant que le vent la soulkve. Sa 
rii2re avait beau l u i  crier "jette-toi h [erre", le bruit de la 
riviéreet du veril eiiipkclient l'enfant de saisir les paroles 
et de faire quoi que ce soit. Quelques secondes plus tard, 
elle se trouve eii facede la maison de M. Aimé Lapieme. 
Sn riîSre rne disait: "Jecroyaisqii'elle alloitêtreemportée 
vers la rivière". La maisoiinette resta où elle était, mais 
elle kiaii penchée pas pour rire ... Mriie Bellegarde dCcla- 
rait, et cela plusieurs anndes apres, que l'enfant avait 
probablement con1 raclé une maladie pulmonaire suite à 
I'efFon qu'elle rivait dû faire. 

Le balcon avant du presbytére a été ari-riche; i l  alla 
choir dans la grange. propriété de la fabrique. La grande 
fei~êire de Icc façade du couvent fut  enlev&e par la violence 
du vent; on l'a retrouvée dans le champ voisin. La 
couverture du hangar chez M.  Alphonse Godbout f u t  
arrcicliée er i l  y eut de la marchandise avariée. 

Le vil1;ige devait se trouver dans I'orbiiedu cyclone. 
allant de l'ouest 5 l'est; c'est dans cette direction que se 
cliiffrsnt les donitnages les plus considSrables. 

Personne ne fu i  blessé [liais plusieurs ont eu une peur 
bleue.. 

LE D ~ L U G E  DE 1917 
(Souvenirs de Paul Turgeon) 
J'avais neiif aiis, In chaleur était accablante; on avait 

travaillé au foin toute la journée. 
Apr&s souper, le ciel s'est obscurci et au loin on 

entendait le roulement du tonnerre et i l  cornniençait b 
iclairer. Papa a dit: "On va aller chercher Ir: reste du foin 
parce qu'il peut mouiller ceite nuit". On a 6té rentrer le 
foin mais i l  faisait trop noir pour le décharger; i l  est resté 
dans la cliarretle dans la grange. 

Reveiius à la maison, on s'est reposé u n  peu et on a 
dit Je chapelet; puis on esr monté se coucher. Le tonnerre 
se faisait de plus en plus menaçant et les éclairs se 
sucddaienr canstrimment; ça faisait deux heures que ça 
durait quand papa et maman sont montes pour nous 
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chercher; j'étais bien content parce que j'avais peur. 
Soudain, on a entendu quelqu'un monter l'escalier: 

c'était mon oncle Xavier qui venait nous chercher pour 
moriler chez eux. 

Papa riouvert la porte pour nous faire sortiret i l  s'est 
arrête vite et il adit: "la galerie est partie". II a referme la 
porte et, par la vitre de la porte, on voyait passer des 
arbres debout. Plus tard, on a su que ces arbres prove- 
naient d'un morceau de terre qui avait été arraché par la 
force des eaux dans u n  tournant de la rivière. On a dû 
sonir par le chassis de la cuisine en arrière de la maison; 
les hotnmes avaient de l'eau 9 la ceinture et moi jusque 
sous les bras. 

Maman est montke chez mon oncle Xavier avec le 
reste de  la famille et moi je suis resré pour aider les 
homines. Papa a dit: "Paul va venir m'aider à sortir la 
charrette de foin". Mon oncle, lu i ,  est allé faire sortir les 
poules de l'étable et. qiiand on est revenu, on aessayé dc 
faire sortir la truie de l'étable niais, comme elle avait des 
petits cachons trEs jeunes, elle n'a pas voulu sonir; 
quelques instants plus tard,on a entendu u n  fracas effroy- 
able: c'était 1s pont qui venait d'être arraché par la force 
des eaux et. en un rien de temps, le pont et de grosses 
roches sont venus faire une pression sur la grange qui, à 
son tour, se mit à bouger. Papa a dit: "sauvons-nous la 
grange part". On est donc sorti 3 la course ei c'était le 
gmnd temps parce qu'en u n  rien de temps la grange etait 
déjà renversée. 

Qn est resté chez mon oncle jusqu'à ce que I'eau se 
soit retirke (cela a pris au moins une  semaine). 

Le lendemain matin, les vaches qui étaient au pacage 
ne pouvaient pas traverser la rivière; elles ont donc 6té 
deux joiirs sans se faire traire. Ce sont de braves gens du 
rang 9 qui, ayant entendu parler de la cliose, sont venus 
à noire secours. Matin et soir, ils venaient traire nos 
vaches; ces gens si généreux &aient: M M  Alfred Saint- 
Pierre, ElzCar Fillion et, je crois qu'il y en avait d'autres, 
parce que les vaches de mon oncle Xavier étaient, el!es 
aussi, de l'autre côte de la riviere. 

Comme on était situé sur une île, et que le poiit du 
ruisseau des Renards avait lui  aussi tsté cmporiS, il éinit 
impossible desonir pour aller se chercherdes provisioiis. 
Ce sont des gens du village qui niontaient chaque jour 
pour venir chercher la Iisie de ce qu'on avnit besoiri tout 
en nous apponrint ce que nous avions besoin. On donnair 
notre cornniande en criant B tue-r8te. 

Aussitôt que les eaux ont baissé, papa et mon oncle 
Xavier se sont fabriqué un "cageu" pour pouvoir aller 
chercher les provisions de l'autre côté de la rivière. 

LA GRIPPE ESPAGNOLE 1918-1919 
(Notes de Mrne Eva Gagné) 
La grippe espagnole venait de  l'Europe et probrible- 

ment de l'Espagne. Cette maladie très grave f i t  uri graiid 
nombre de victimes; elle se propageair surtout aux per- 
sonnes dans la vingtaine. Dans notre paroisse, un dizaine 
de personnes en sont mories. 

Un grand nombre d e  gens étaient malades et i l  était 

souvent impossible d'avoir l'aide des voisins. La mala- 
die aiteignaii presque tous les membres d'une même 
famille en même temps. Quelques-uns &raient toutefois 
épargnés. Alors, ceux-lh se faisaient u n  devoir d'aller 
porter secours dans le voisinage, pour donner les soins 
aux malades. aller chercher des provisions. remplir la 
boîle 2 bois, faire le train. soigner les petitsaniniaux, leur 
donner de  I'eau. 

Madame Eugkne Faucher mencontait que leur petit 
garçon de 10 ans, Henri-Louis, est mort el, le lendemain, 
elle a enseveli ilne petite file de 4 ou 5 ans. Elle a été 
obligé d'ensevelir seule sa Fille Émilienne, 16 ans, son 
mari étant très malade. Un garçon, Alphonse, a pu faire 
la besogne 2 l'érable, pendant tout le temps qiie les autres 
&raient dans I'iiiipossi bili té de sonir. 

Les personnes demandées pour porter les corps ne 
s'arrktaient que qiielqiies minutes devant I'tlglise pour 
une prière que le pretre venait dire. L'éolise &ait fermée 

, , O . .  pour les cerémonies religieiises afin d eviter toute conta- 
gion. 

De roules les &preuves, c'est bien la grippe espagnole 
qiii a laissé le plus de traces. Plusieurs sujets garcieront 
leur vie durünt les effets de celte terrible maladie. 

LA DEBACLE DE 1919 
La rivi2re Chaudiére, si paisible gtznéralemenr, con- 

naît des monients moins calmes quand vient la fonte des 
neiges. Certniris priniemps, la neige fond monte vite, àce 
moment-lh les glaces descendent sans faire de dégats. 

Mais. au pririteinps 191 9, j~iriiaispersonne n'avait vu 
autarit de gluces s'iiccuniuler aux bords du pont couven 
dii village. Ce pont, Fail de bois. avnit rksisté 2 bien des 
assauts depuis u n  peii plus de viilgt ans. mais cetre fois, 
son lieure iivaii sonné. 

Grandt  dCli5clc de glace le 2 ÿ i r t . i l  19111 à SL-Ludger lorsque le 
pont fut  eliipnt-16 i ivrç 8 Liûlisses 

A trois lieuresde l'après-midi, les glaces se pileiit les 
unes siir les auires et au moins trois pieds de glaces 
déplissent le pave. Les villageois, ceux dont les derneures 
sont sitiikes dans le champ de glaces, doivent s'éloigner, 
einporiüiit avec eux linge, objets indisperisableset,enfin, 
tout ce qu'on peut arracher au désastrequi paraît inévita- 
ble i niesure que le temps avance. On aideles sinisirésqui 
verront leur demeure arrachée des fondations dans 
quelqlies insianis. Lesoir, Ic pont est emporte, entrainant 
à sa suite, cinq A six maisons er d'autres dépendritices. 
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Pour cominencer, ce sera le volontariat; très peu 
s'engage. Nos canadieils se disent: "Si c'était le Canada. 
oui, pour di-fendre je pays, on prendrait les armes". Notre 
populaiion canadienne, se croyani en sécuriié contre des 
iitaquesennemies,n'a nullement enviede sacrifier sa vie 
pour les paysd'ourremer.On voulait demeurer au paysen 
cas d'atiaque. 

Cepeiidant,un toutjeune homrrie, Henri-Paul Isabelle, 
filsd'Odilon. s'erirâladès les premiers mois de laguerre. 
Est-ce le goùt de I'aveniure ou l'esprit de patriotisme? Je 
ne sais trop. Orpt~eli n depuis quelques aïintes, intelligent 

- -.... et bon soldiit, il reçur le grade de sergent. II s'occupait 
d'unedivision. 11 traversa deux fois 1' Ailantiqlie; ladurée 
de la trüveriltse éiait d'environ 14 jours, de l'Angleterre 2 

D'aprks J.-H. Dallaire. taxi, les maisons emporiées par Halifax. 
l'eau éiaieiit celles de Jean Bégin, forgeron, hourii.d Pour éviter d'être iorpil\é, le baieau devait naviguer 
Beaudoin, Johnny Rodrigue, Celina Bélanger et Ulric en zigzaguant, taniôt h droite, tant61 à gauche ou, quel- 
Bellegarde. La me suivait le bord de l a  r ivihe. quefois, il devait s'immobiliser subitement, laissant tous 

À la  peiite île, le pont se casse dans un bruit assour- les occupants en alerte. Ce nianège se répitait à toutes les 
dissont et les glaces continuent, se frayant un chemin cn 15 ou 20 ininutes. 
suivant le cours de la rivière et, très souvent, en s'ac- Noire jeune Heiiri-Paul conriaissait le danger qui 
crochant 3 d'autres obstacles sur leur passage. I'nttendair inais, n-ililgré tout, il espirait ... En Iralie, il 

II faut reconstruire, mais uri poni de cctte dimension aiirnpü lü inalaria; aussit6t remis, il fut rappelé 3, joindre 
ne se fait pas en un clin d'oe.il. Ça prend du bois s i  voiis les riings des coiiibaitnnts. 
avez remarqub. la structure, voiis au1 res de pas moins de II avait vu le Saint-Pkre et nous disait toute son 
cinquante ans ... adri~iratioii pour ce chef de l'Église catholique. Le der- 

Pendant quelques seinaines, la traversSe se fait en nier Noël, il chont:i I;i niesse de minuit. C'est sur ce SOI 
canot; ensuite un pont sur chevalet esi fait en ariendant iriilien qu'il fernin les yeux. 
d'avoir assez de matériaux et t 'auiorisation des autoriiLs C'esi dans une atriiosphère un peu spéciale et préci- 
gouverneiiientales. Apres l'obtention du permis de pitée que des tnariüges furent célébrks en juillet 1941 
recoiistruction. on fait le pont plus haui que le niveau parccqii'aprks le 15 juillet,tous les homtnescélibaiaires 
normal de I'eaii. Ce dernier resiste aux glaces ei riiënie itaieiit clindidais :lu service militaire. 
aux grandes abondances d'etiux. Cependant. l e  transport Uüris un délai de cinq jours, il ri Val lu que les couples 
par cainion use sa siructure. se prGpilrent ail grand jour, C'éttiit la course dans !es 

Aprks u n  ccrtain tenips, il plie l'échine quarid iin inagnsins dc Lac-Mégiintic et St-Georges; on ne choisis- 
lourd carnion passe et il fait entendre des gémissements sait pas, on achetait. En ce temps-là, aucun niariage 
lugubres qu'on pourrait traduire ainsi: "Mon dos, riion ii'etait c2lébrC le samedi. On dut faire exception le 
dosn'en peut plus, soyezraisonnables". On est sons pitié samedi 12 juillet où furent célébres les unions d'Antonio 
et, dt: plus en plus, le pont montredes signes de fidiblesse; Roy et Élodie Beaudoin et de Robert Bertrand 3 Yvonne 
on étnnçonne pour lui donner plus de résistance. De jour Beaudoin. 
en jour. les résidenis qui font face au poiit sont dans Le lundi 14 juillet, h 9 heures, se marièrent: Josepli 
I'anxiétS: i~ force d'entendre ces craqiiements de plus en Fluet et Cécile Lapierre, AiméClicheet SimoneLacroix, 
plus fons. Ils avertissent les autorités riiunicipales pour ~ rnes t  ~ a ~ i e r r e e t  Ém i l i enne~o~on .  À l a  messesuivante 
que celles-ci interviennent auprès du minisrredesTrans- Beriiadiii Dallaire et Gernrna Moreau, Siméon Bilodeau 
pons et des cours d'eau pour qu'ils obtiennent du gou- et Bernadeire D;illaire, Joseph-Aimé Lacroix ei Marie- 
vcrneinenl, dans le plus bref délai, un pont, avant qu'un Paule Dallaire et, plus tard, Armand Létourneau et 
mallieiir ne se produise. Feriiande Fillion s'unirent. 

Depuis 1958, un pont en béton Fait l'orgueil de la  Après lacérernonie, chacun se rendait, pour l e  repas, 
paroisse. On l'a nommé "Pont Soucy", en l'honneur du dans la fnti~il le de la mariée. 
1" cure. de Iri paroisse. l'Abbé TElesphore Soucy. Plu- Uri an auparavant, le mariage d'Albert Gagnon à. 
sieurs annkes ont passé et noire pont se porte encore Margiicriie Leblanc. prSvu pour le lundi 15 jüillct 1940, 
coniine au premier jour ... fut awsi devance. La parentée de Marguerite arriva de 

Qusbec le diinunclle, les pressant de se marier le soir 
LA GUERRE DE 1939-1445 ET LES MAIITAGES mEme, pour kcliapper ii la conscription. I l  n'y avait pas 

DE CUEKRE une iriinute B perdre. II était in-ipossible au cure Lévesque 
Prcniicr septembre 1939: la guerre est dkclarLSe dans de prendre une telle rcsponsabiliiE et  il fallut se rendre à 

les pays d'Europe. L'Angleterre appelle sous ses dra- St-Georges pour obtenir la periiiission de Monseigneur. 
peaux les soldats de ses colonics. C'est a 7 tieures du soir que leur tnariage fut béni. 
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Odilon Laplante(culiivateur) se croyait bien h l'abri 
de cette menace mais i l  fut convoqué pour son entrüîne- 
tneni 1 Lac-Mégnntic, trois semaines apks son mariage 
à Madeleine Leblanc. 11 en fut de même pour Léoncc 
Biais, époux de Simone Fecteau. 

Quelques semaines après son mariage, Rosaire 
Jibouleau, épo~ix de Jeanne d'Arc Roy, dut, en 1944, 
traverser en Angleterre pour son entraînement. 11 se 
rendit finalement en Allemagne, goûta aux combats dans 
les tranchées pendant trois jours, après quoi la paix fut 
signke, le 8 mai 1945. II rentrü au pays trois jours apres 
Noël, sur le Queen filisahth. 

Cinquante ans ont passé ... Nous célkbrons cette 
année les noces d'or. Toutefois, deux couples, Ernest 
Lapierre et Émilienne Doyon de même qu'Armand 
Utourneau et Fernande Filliori ainsi qu'un conjoint, 
Robert Berrrarid, manquent à la fête. 

LES ÉLÉPHANTS (1950) - DE LA VCSITE RARE 
À ST-LUDGER 

Un camionneur qui transportait des animaux de  
cirque venücit des Caroline se vit  obligé d e  demander de 
l'aide pour se rendre sur la tôle de la Samson parce que 
son chargement émit trop lourd. On f i r  appel au Gange 
Jos Ftuei. 

Arrivé sur les lieux. quel le ne fu t  pas la surprise du 
garagiste de rencontrer des voyageurs de  iriille: des 
eléphants! Mème avec l'aide dc la remorque, i l  fut 
impossible de faire avancer le camion. 

On décida donc de faire descendre les deux plus gros 
éldphants et de les atteler pour tirer le camion; mais leur 
maître ne dussii pas à les faire bouger. Peut-être. pensa- 
t - i l ,  qu'ils ont soif ... II les envoya donc s'abreuver à la 
rivière q u i  se trouvait tout pres. Ces masiocionles donnk- 
rent tout un  spectacle au public avec leur trompe. 

En guise de remerciemenrs, nos deux spkirnens se 
niirent en branle et, d'un pas leni mais sur, rendirent Jeur 
voiture S desiinatioii. 

La mèine céremonie s'est répétée dans la côte 
d'Orsennens, pour se rendre à Lac Mégantic. 

LE 75IblE ANNIVERSAIRE 
DE ST-LIJDGER - 1967 

L'année 1967 comméniore de grands événements: 
Au Crinrida, les provinces fsrent le Cenienaire de la 
Confkddrririon; à MontrI'al, se déroule le déploiement de 
72 pavillons de I'EXPO et, plus pr2s de nous. nous 
c6lébroiis le 75iknie anniversaire de 13 fondation de notre 
paroisse ei le lubilkde Diamant de l'arrivée, h St-Ludger, 
des Soei~rs de Iü CharitE di: St-Louis. 

Les fetes du  7SiSme anniversaire sont cildbries bien 
modesteinent rimis avec beaucoup d'enthousinsme. Le 
programme des fties se déroule ainsi': 

Vendredi ei samedi, 7 er 8 juin 1967: 
Kerinesse et jeux A la salle paroissiale. 
Vente de tire par les Chevaliers de Colomb. 
Dimanche, 9 juin 1967: 
I l h00: Grand-messe solennelle. 

Concélébration, 
Pliotographie 9 l'issue de la messe. 

12h00: Dîner libre. 
14h30: Parade de chars aleporiques. Chevaux et 

voitures d'epoque. 
Les Mai-iiiiéres de Lac-Mégiintic. 

l8h00: B;inqiiel 
201130: SoirSe historique du 75';'"" ( 1 ) .  

A 13 sortie de la messe 

1.50 



Nous voulons souligner le travail dedeux paroissien- 
nes qui ,  sans compter les heures et aidées de bénévoles, 
ont largement contribué aux succès de ces fEtes: Mme 
Julienne Dallaire Roy, qui a orgmis6 la Kermesse et 
Mnie Cilberte Gagnon Rodrigue, l'instigatrice de la 
parade. La paroisse a souvent profilé du talent d'organi- 
satrice de ces deux dames. 

Le comité organisateur des fêtes etait compos& de: 
l'Abbé Albert Chateauvert, Mme Gilberte Gagnon 
Rodrigue, MM. Victor Bilodeau, Rosaire Boulanger, 
Yves Carrier, Lucien Cliche, Henri Fillion et Joacliim 
Veilleux. 

A toutes ces personnes de même qu'A leurs conci- 
toyens et concitoyennes qui ont tnvnilld pour le succés 
de ces f2tes du 751~" anniversaire, nous disons nierci! 

' Exirüir du Progruniiriesriuve~iir . Saini-Ludgrr - 75 ;&nie mnivcruin: 

LA FÊTE NATIONALE DE LA ST-JEAN 
(Colette Blais) 
Pendant sept ans, de 1980 3 1986, le petit villüge de 

SI-Ludger, siiuéaux confinsde In Beauce. a réussi à vivre 
avec une rare intensite la f2.te nationale de la StJean. 
C'est grice (i des gens comme Rose Legault. I'instiga- 
trice du projet, et Gaétan Lacasse qui  en a assuré la 

- Le grand feu de la St-Jean, accornpagni5 de feux 
d'anifice. 

En 1984, le comitk organisateur se dote d'une charte 
(La St-Jean Sr-Ludger Inc.). Cette même annee, lecomiié 
coritracte u n  emprunt pour la construction d'un "stage" 
(scéne) permanent à même la bâtisse de 1'O.T.J. Quel- 
ques personnes avaient manifesté une certaine réticence 
devant l'ampleur de ce projet, mais le comité y alla de 
l'avant - "si lu ne sèmes rien. t u  ne récoltes rien" et 
"Quand tu mets des graines en terre, es-tu sûr qu'elles 
vont toutes pousser?", répondit-on aux plus sceptiques? 
Ce projet f u t  réalisé par "les Constructions Grenier Inc." 
de St-Ludger. 

La grande majorit6 des profits realisés lors de la 
célkbrniion des fêtes de la St-Jean f u t  versee A 1'O.T.J. et 
aux organisines paroissiaux. 

Un grand merci à tous les bknévoles, aux membres 
orgaiiisatrurs et a la population de St-Ludger, plus spé- 
cia\emerit les jeunes, qui ont permis que cette fête de- 
meure u n  kvénement mémorable er u n  merveilleux sou- 
venir ... 

continuité que les festivités prirent une expansion in-  
croyableet connurent un succès reteniissant. Les gens de 
St-Ludger vécurent donc une fêle nationale à Iri mesure 
de leur grandeur d'âme collective. 

Chaque aiinke, plusieurs activitks étaient répdtées 
dont. entre autres, des "lipsing" organisks par une équipe 
de jeunes qui ne comptaient pas leurs heures. des 
marchetons, des rafles. divers soupers. Ces activitks 
avaient pour but de ramasser une partiedes fonds neces- 
saires au déroulement deces fêles qui n'ont pasobtenu de 
subvcrition gouvernementale. C'est pourquoi, ces 
célébi-atioiis n'auraient pu être organisées sans la coniri- 
bution financière de différents commandiraires, des 
commerces et des mouvements de la paroisse, les doiis et 
surtout Ic Wnévolat. 

À panir de 1984, un ,-oncours f u t  orgaiiisé pour le Fcte de la St-Jran (l'avillori SI-Ludgïr) 

choix d 'un  slogan de la SI-Jean alors que pendaiii les 
années precédentes, un  tlihrne &ait choisi; parmi les 
ihèmes: "Solidarité" - "La SI-jean, on y tient, ç 
appanient" - "Prends l'vent de la Si-Jean" ... 

Les festivités débutaient ioujours par le salut au 
drapeau québécois. Parmi les principales aciiviiés an- 
nuelles, meniionnons: 

- la parade de la St-Jean, qui comptait u n  g61iéral de 
35 à 40 chars allCgoriques - i l  y en eut mcme jusqu'à 50 
- différents $ chaque année et qui attirait une roule 
importante de spectateurs. 

- les spectacles d'artistes tels: La Bottine souriante, 
Denise Guenette, Parchoc. Garolou, Tradisson, Pierre 
Verville. Pierre Bertrand, Kraken. Énergie, L'Autre- 
temps, Paul Pich&, Michel Rivard, Marie-Michelle 
Desrosiers, Richard Seguin, Claude Dubois, Parndox et 
la troupe de Jean Collar (la Bastringue) qui est revenue C i i ~ r  :itti.goi-icluc dc la St-Jran rcprtscntant le S.S. Pape Paiil V I  
pendant quelques annees. 





Chapitre XII1 





N o s  deus pinnniGres: h drnile,Amunda rflais,i.poilse d e  NoCl Roy (prcniiri- tiruri.i~r)rt 5gaurhe,M;irie Ill;ii.ï, bjioiiscdc Gcoigcî Il{i!duc 

'fIi6rèse PCpin (Houlanger) lavan1 la iaine 

Le brayage du lin 
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AUTREFOIS LE "BARDA"' 
DE GRAND-MERE 

J'krais revenue à Saint-Ludger, ma paroisse natale, 
passer quelques jours chez Grand-mère. dans sa vieille 
maison qui sentait bon le bois, avec sa vieille horloge qui 
sonnaii les quarts d'heures et les heures, et toute I'at- 
rnosphkre d 'un passé présent dans chaque piece. Elle ne 
pouvait plus guère se lever et assise dans sa grande 
berçante, elle m'a raconté sa vie et ses travaux d'auire- 
fois. Elle était une artiste B sa manière; elle savait tout 
faire. Et j'aurais voulu recueillir et conserver sa large 
expérience, Je n'ai pu que I'Ccouter, émue et attentive. 

"C'Ctciit la vie difficile et dure, avait-elle dit, mais 
bonne et agreable, car c'était la vraie vie dans ce temps- 
18, celle qui s'"adonne2" avec les saisons et la nature. 

Dés le matin, je me levais de bonne heure pour 
allumer le poêle, étkcomrne hiver,et je niettais en branle 
toute la maisonnée. Quand j'avais u n  p'tit, je le faisais 
boire pis j'allais ben vite "tirer" ma vache. 1! y avait 
roujoursuneou deux vaches "enneuilIéres3" chez tous les 
habitants. C'étaient les "vaches de la maison". La mére 
les "tirait" avec soin. J'aidais aussi au reste du "train" 
quand les hommes n'étaient pas là. Pis j'allais ben vite 
dans la laiterie couler mon lait et le mettre au frais pour 
pas qu'il caille. Une de mes filles s'est occupéeensuite de 
ce travail. 

Je revenais ensuile préparer le déjeuner: faire cuire 
les parates ii "éplures" et faire mes grillades de lard salé. 
C'était ce qu'on mangeait le plus souvent le niaiin quand 
je faisais pas de bÎnes. Des fois je faisais des "pirounes4" 
de sarrasin ou des crêpes. Quand mes filles furent assez 
grandes, je leur laissais faire la vaisselle. Moi je me 
dépêchais à faire mon pain. Quand on etait "iout" B la 
maison, je cuisais quasiment tous les jours ou tous les 
deux jours. Mais après moins souvent. 

La veille, j'avais fait mon levain avec la "galette ?i 

cuire". C'était une galette d'un demi pouce d'épais et de 
deux pouces c a r i s  qu'on faisait tremper pour qu'elle 
gonfle. On l'appelait la galette royale.. C'était la marque 
Royale. Pis dans un grand chaudron, je faisais comme 
une p3te A gâteau kpaisse avec de la farine pis de I'eau. le  
mettais u n  couvercle la-dessus et laissais lever ça toute la 
nuit, sur le richaiid du pdle. 3. l'abri des courants d'air. 
Le lendemain, yenavair plein lechaudron. Jed6manchais 
ça en "mottons5". Avant que ton grand-père ait eu le 
temps de faire ma huche en belles planches de pin, je 
prenais un grand plat en fer blanc côtelé, avec des 
poignkes qui se baissaient de chaque bord. Je tapissais le 
fond de mon plat de belle farine ben tassée tout le tour. Pis 
je vidais I'eau et je défaisais mon levain dans I'eau. 
Quand c'était k n  mêlé, je mélangeais avec la farine. Ça 
me prenait une brassée de deux ou trois "tasses à trern- 
peS" pour une cuite quand on était toute la famille. 
Souventj'ajouraisde la farine de samsin. On faisait lever 
l a  pâte au moins trois fois. A midi environ, on mettait le 
pain dans les casseroles et on faisait cuire dans I'après- 
midi. Comme on n'avait que des pozles à bois et qu'on 
pouvait pas faire cuire tout le pain en une seuje fois, je 

m'arüngais pour en mettre une parije dans un endroit 
plus frais pour que ça lève moins vite. Je pense que je 
faisais du bon pain- En tous CS c'est ce qu'on me disair. 

Pendant que le pain levait ou cuisait, on continuait 
l'"ordinaire7". On préparait les pois ou le riz pour la 
soupe; les patates, la viande quand i l  y en avait. Pis c'était 
le dîner, ençuiie la vaisselle. On continuait nos travaux 
saisonniers,on s'occupait des jeunes enfants. Pis on re- 
tournait encore au "train", vers quatre ou cinq heures. Je 
"tirais" encore ma vache; je m'occupais des animaux et 
je retournais ben vite faire le souper. C'etait du gruau, des 
restes du midi, de la sauce blanche, encore des patates et 
aussi la belle grosse tarte quand j'avais des p'iits fruits. 

AprEs la vaisselle du soir, je pouvais enfin m'asseoir 
un peu et bercer mes enfants. On se couchait de bonne 
heure,carles journées6taient longueset le travail éreintant 
des fois. 

C'était en gros le deroulement de nos journees dans 
ce temps-là. Cette routine peut te sembler ennuyante à la 
longue, mais ça ne \'&ait pas. 11 y avait tous les travaux 
saisonniers qui s'ajoutaient, toujours diffkrents. On ne 
chômait janiais, sauf un peu le dimanche. ben eniendu. 

Par exemple. quand la neigc commençait a fondre le 
printemps, quand les premiers dégels arrivaient. ça mm- 
mençait A seniir mauvais dans le bas-côté. C'ktait le 
iemps de faire le savon. L'hiver, on avait fait boucherie. 
On avait dégraissé toutes les panies pas "mangeables" 
des animaux qu'on avait tués. Ou si un cochon mourait de 
trialadie, on le passait tout en savon. On le conservai1 au 
froid avec tous les auires restes. Même les os étaient 
gardés. Je t'assurequ'il y en avait de l'odeur, le printemps. 

Par une bel le journge de soleil, on s'installait donc 
pour faire le savon. Souvent d'autres femmes des alen- 
tours venaient me voir faire. Ma mére passait pour faire 
le plus beau savon et elle m'avait appris ses secrets. 

On installait deux gros poteaux avec une barre trans- 
versale pour soutenir le gros ctiaudron noir. Et on com- 
niençait par "faire je consommage". Je mettais tous les 
restes de viande dans le chaudron, j'rijoutais de I'eau à 
égalité et u n  peu de caustique. S i  je n'en avais pas, je 
prenais du  "lessi". Le "lessi" se faisait avec de la cendre 
de bois franc. On mettait à moitiC un "sciau" de cendre 
dans une vieille cuve percée et on vidait h moitié un 
"sciau" d'eau bouillante par-dessus. L'eau passait à 

Barda: vicrit du vieiu françuis "berdu"; signifie "mé- 
nage, ~ravoiix dornesiiqrics. rienoyage de la mison".  
Adoti,ier: vient d ~ i  vie~i.r frnnçnis; signifie "corivenir, 
s'ujilsrer, s'oduprer". 
A /iiieuillirées: vienr drr vieuxJrunçais: signifie "qui n'a 
pus mis bus dutls L'untiEe en parlurir d'une vaclie". 
Pitoitne: espèce de gnletre fitiie avec de la farine et de Lu 
crème ou dic loir de beurre. 
Morloii: perire tnnlle de phte durcie. 
Tasse ù tremper: elle conrenair environ qtrotre taxes OII 

ut1 Iilre. 
Ordinciire: 'Ffre I'ordinuire", c'esi fuire la cirisine el 
les menirs frnvuiix de la maison. 



travers la cendre et coulait par les trous. On la ramassait 
dans une autre cuve. 011 mesurait la force de notre " lessi" 
sur la langue. 11 fallait pas qu'uneseulep'titegouttepique 
la langue, sinon c'était trop fort et ça brûlait. 

On faisait donc bouillir tout ça jusqu'h ce que le gras 
se defasse. Pis on le coulait travers u n  sac de jute et on 
le laissait refroidir jusqu'au lendemain. Les restes pou- 
vaient être Ctendus sur la place du jardin. Quand il 
refroidissait. le gras niontait sur te dessus. On le coupait 
en p'tits morceaux, b n  hachés pour que ça fonde comme 
il faut. C'était alors le temps de fabriquer le savon et 
d'inviter les voisines. 

Je nietraisde I'eau 3 bouillirdans mon groschaudron 
erj'ajoutaisdu caustique ou du "lessi", pisde la "rosinex". 
Quand ça bouille. j'ajoutais le gras. Pour une bonne 
brassée,je mertais h peu prks vingt livresdegrasdans sept 
à hu i t  gallonsd'eau, dix livres de "rosine", deux pintesde 
"lessi" et cinq livres de gros sel. 

On chauffait pas mal. Ça bouillaii. Mais i l  fallait 
guetter pour pas que ça gonfle trop. On brüssaii avec une 
gnnde palette de bois. On ajoutait de I'eau ou de la neige 
si ça gonflait trop, ou on dirniouüi t le feu. On laissait cuire 
suivant I'aspeciqueçaprenait; apeu présuneqiiararitaine 
d e  niinutes selon mon expérience. Quand le bouilloii 
resseinblait àdes yeux de poissons, le savon étaii cuit. On 
ajoutait alors le gros sel pour aider à séparer le liquide du 
solide. Le savon caillait comme du sucre h la crème qui 
"~ourne". C'était prêt. On kteignait le feu. On laissait 
reposer toute la nuit.  

Le leridemain on avait hâte de voir 1;iqualitéde notre 
savon. On le dkoupait en morceaux. II fallait qu'i l soit n i  
tropdur, ni trop mou et d'une belle couleur dorke. Quand 
le savon n'était pas assez cuit. il était trop gras et ne 
savonnait pas ben. Si ce n'érait pas Li norre goût, on 
remettait de I'eau, du "lessi" et de la "rosine" el on 
recommençait à le faire bouillir. Quand i l  était pafait, on 
le coupait, on le laissait durcir une couple de jours et on 
allait l'entreposer au grenier. On en avait pour toute 
l'année. On s'en servait pour tous les lavages et les 
nettoyages. 11 y avait ben 1e"savond'odeur" pour la visite 
ou les grandes occasions. Mais on ne peut m'enlever mon 
bon vieux savon du pays. Je trouve qu'il sent bon. J'en ai 
encore, t u  sais. Ta mère l'a mis je sais pas où. Elle veut 
être rnoderne,elle.Mais je m'ensuiscachéquelquepart." 

Grand-mère alla lentement ine chercher u n  peiit pain 
de savon qu'elle me montra presque avec tendresse 
comme u n  bijou chargé de souvenirs. Elle reprit ensuite 
son histoire. 

' T u  sais, ce bon savon, on s'en servait pour tout 
comme je t'ai dit. Et le printemps en particulier quand on 
faisait tout le grand lavage et le grand ménage. 

Vers la fin de mai, quand ça commençait à être assez 
chaud,on démdnageait dans la maison d'été. Mais c'était 
pas avant d'avoir fait tout reluire dans la grande maison. 

On ramassait les tapis et les catalognes pour les baitre 
dehors. On lavait le poele et on le noircissait avec de la 
"mine de plomb". On nettoyait les planchers et les murs. 
Toute la maison y passait. On serrait les vêtements 

d'hiver dans des coffres avec des branches de cèdre ou 
des boules à mites. Ça sentait te net partout. 

Pis une bonne journée de soleil, on se rendait proche 
de la rivière, en bas, pour faire le grand lavage. On 
installait 110s gros chaudrons avec du feu en dessous pour 
faire bouillir le linge dans le "lessi". Les housses des 
paillasses, lesdraps. les toiles, les rideaux, les nappes, les 
linges à vaisselle, tout le lin et la laine. On installait des 
"bancs h laver" et on battait le linge avec u n  "battoir" pour 
faire sortir toute la "rnanivolleY" des tissus. Les tachesqui 
restaient des p'tits lavages de s'maine disparaissaient. 
Souvent on chantait pendant ce travail. Ensuite on faisait 
sflcher tour ça sur l'herbe, les cl6tures, les pagées de 
clôtures. Çüj'aimüisça faire le lavage avec mes voisines! 
Ça sentait bon le frais et le printemps! 

Et quand tout était propre, on transportait la noum- 
ture et la vaisselle dans la grande armoire en pin du bas- 
côté. On gardait la grande inaison fraîche pour les nuits 
chaudes. Et ça restait propre. On faisait tout dans la 
cuisine d'éte et on vivai t  beaucoup dehors. 

Une chose que j'aimais donc aussi, c'était faire mon 
jardin. De bonne heure le printemps, on préparait la 
couche chaude avec du fumier de cheval ou de mouton. 
Ça fermentait ce. fumier-li et avec le "chassis" qu'on 
mettair par-dessus. $a reslait chaud. On préparait les 
iomates, les choux, les "choiitiames'~'", tout ce qu'il fal- 
Iüit transplanter au jardin. II fallaii ourir la couchechaude 
de bonne heure le motiii pourpas que la chaleur brûle les 
jeunes pousses. C'&tait le grand-père qui faisait ça. Et les 
soirs où ça risquait de g'ler, i l  fallait 1' "übrierl'". 

Vers la fin du printemps, quand y avait plus de 
risques que ça gèle, je faisais mon jardin. Pas trop loin du 
puirs pour pouvoir l'arroser. Mes filles aidaient. C'était 
presqu'une fète les seniaillesdesp'titesgraines. Je semais 
de tout. La salade, les oignons, les carottes, les "bettes", 
les ciirouiiles, d'autrescourges, les pois verts, les patates. 
On transplantait In couche chaude. On semait pasça pèle- 
mêle et n'importe quand. Je faisais des beaux carrés. Je 
mettais les plantes qui s'"adonnent" ensemble. Je sur- 
veillais In lune. Dans le croissant, je semais ce qui pousse 
au-dessus de la terre, et dans le decours, ce qui pousse 
dans le sol comnie les paraies, les carottes. 

Pis on installait l'épouvantail, fait avec la vieille 
veste de ton grand-père et le vieux chapeau d'un de tes 
oricles. Mes filles s'amusaient ben ü le faire. C'était àqui 
n'aurait pas le plus beau dans le rang. 

J'en prenais ben soin de nion jardin, tout l'ité. Je 
raniassais I'eau de pluie pour l'arrosage ou je faisais 
réchauffer I'eau du puits au soleil pour pas refroidir mes 
plants. J'aimais donc pas la grêle ou les gros orages. Ça 
brisait tout. Un été, toures mes tomates avaient été 

8- Hosine: Résine. 
9- Mariii~olle: poirssiZre qui vole ait venr qiraiid on secoue 

uii tapis, rlüatid oir bsr iine étofle 
IO- Ciioiitiani: chorix-wvct. Déformurion de cliouxde Siom 
I 1 - Abrier: victil du vieuxfrunçois. Signifie "merire ù /'&ri, 

col1 vrir ". 



fauchées par le vent et la grêle. J'en aurais pleuré. mais 
je me dixourageais pas trop. J'aimais tetlement ça des 
p'rits légumes frais. 

Mais ce que ton grand-père aimait encore plus, l u i ,  
c'était quand je fai-sais une belle grosse tarte aux fraises. 
L'arôme se répandait dans toute la maison et m&me 
deliors. II etait si content dans ce temps-la. Pis les enfants 
itou. Ils "chignaientl*" jamais pour aller ramasser des 
p'tits fruits. Je faisais beaucoup de confitures. Je com- 
mençais avec la rhubarbe au début de l'été, pis c'étaient 
les fraises, les framboises, les bleuets, les groseilles, et je 
finissais avec les pommes et tes citrouilles à l'automne. 
On en avait pour tout t'hiver. J'en fais encore quand on 
m'apporte des p'tits fruits. Je te ferai goCiter. J'ai les 
vieilles recetres de ma mère et je cuis sur mon poêle à 
bois. Ça n'a pas le même gofit, on dirait, que sur le poéle 
électrique. On faisait aussi du ketchup avec les romates, 
des marinades avec les concombres, les "bettes" et toutes 
sortes de conserves. 

Quand venait t'auiomne. on finissait de ramasser ce 
qui n'avait pas été mangé du jardin. On mettait les 
carottes dans le sable, dans la cave. avec les patates et les 
choux. Les "choutiames", ça se conservait mieux. On les 
mettait dans un " p ~ r ' ~ "  de l'étable. On mettait les pois et 
les "bines" dans des poches. II fallait écaler tout ça 3 la 
main. On faisait ça tranquillement, le soir, en plncotant. 

Tu vois comme on ne chômait pas ! Mais les travaux 
les plus difficiles, je pense que c'était tout l'ouvrage qu'il 
füllait faire pour s'habiller et préparer la lingerie. C'est 
pas que c'était dur, mais ça demandait pas mal d'expé- 
rience. 

Je t'ai parle qu'au printemps, quand ça commençait 
à réchauffer, quand on commençait & entendre les cor- 
neilles, i l  fallait tondre les moutons? Les homrries 
poignaieni les moutons et les tenaient pendant que je les 
tondais avec des ciseaux qu'on appelait des forces. Des 
fois, on les mettait dans la "boite à cochons" placé sur le 
cbté. Ça aidait pour les tenir. Parce qu'il  fallait pas leur 
faire mal; surtout les moutonnes qui avaient pas encore 
eu leurs p'rits mourons. Plus tard, quand i l  y eut des 
"clipeur~'~" dlectriques, ça allait pas mal mieux. 

On roulait chaque tonte de rnouton et on la serrait u n  
bout de temps. C'était mieux de pas la laver tout de suite. 
Un peu plus tard, on démêlait la belle Iaine du dos des 
crottes. C'est comme ça qu'on appelait la p'tite laine 
courte des pattes et du ventre. Pis on la lavait à la période 
du grand lavage. On la mettait dans des grandes cuves. 
On vidait de l'eau bouillantedessus. on brassait avec des 
bâtons. Cenains avaient des pilonsen gros caoutchouc. Y 
acommedu "lessi" dans la laine et on la lavait seulement 
avec de l'eau pour pas qu'elle perde toute son huile. Pis 
on l'&tendait sur l'herbe au soleil pour qu'elle devienne 
blanche et belle. S'il mouillait dessus, c'était pas grave; 
elle devenait encore plus belle. Quand elle était ben 
sèche, on la mettait dans des poches. Elle etait przte pour 
1' écharpi llage. 

Ça c'était plaisant même si ça  peut te sembler une 
corvée. Parce qu'on se mettait à plusieurs. On faisait ça 
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par temps perdu ou quand les voisines venaient. Alors on 
chantait, on racontait des histoires, on "mémérait" les 
nouvelles. On vidait la laine sur un grand drap au milieu 
de la cuisine; on s'en prenait une  grosse poignde pis on 
enlevait toutes les graines, les brins de foin pis les p'tites 
saletés. Pis on la mettait decôté. A la fin de la journCe, on 
avait un gros tas de belle laine dans le milieu du drap. 

On ramassait tout çaet la IaineétaitprêteAcarder. Ça 
j'en ai donc carde de la laine avant qu'on aille au moulin 
à Saint-Samuel! Tu sais, il fallait en avoir le tour. La laine 
qu'on cardait nous autres-mêmes était ben plus fine et 
moins cassée. As-tu déjà vu ça des "é~ardes'~"? C'étaient 
des p'tites planches recouvertes d'aiguilles en fer qu'on 
passait l'une sur l'autre avec une poignée de laine entre 
les deux. C'émit une sorte de brossage de la laine q u i  
formait des "ondins". des p'tits rouleaux de laine. 

En tous cas, nos "échi ffes" etaient pas mal plus belles 
quand on les cardait h la maison. Les "échiffes", c'étaient 
tous les restes des vêtements ou des 1:iinages usés qu'on 
nallaii en p'tites lisiéres et qu'on 'échiffait' en p'tits tils. 
Tout le monde faisait ce travail. Les garçons aussi. On 
mettait ensuite ces p'tits fils avec la laine courte pour la 
carder pis la filer. On en faisait des draps, des tricots. La 
laine d'"échiffeV usait plus vite. Mais on ne gaspillait 
jamais rien. 

Aprés le cardage, i l  fallait filer la laine. Ma mère a 
beaucoup filé au fuseau, mais moi, j'avais un rouet ZI 
pédale. Tu l'as déjà vu, je pense, mon rouet, dans le 
grenier! Quand tu étais p'tite, tu jouais avec et t u  faisais 
tout le temps tomber mescordes! Les enfants aimaient ce 
jeu de la pédale sur la grande roue. On donnait un  air 
d'aller ?I la roue et on continuait à u n  rythme égal avec la 
pédale. On étirait la laine en la tordant un peu avec les 
doigts et le fuseau du rouet 1"'avalait". Quand ce fuseau 
&tait rempli, on mettait la laine en fusée sur le dévidoir. 
Ce dévidoir on le faisait faire pour qu'un tour sur les 
quatre bras nous donne une longuetir d'une "aune'"'de 
Iaine. Pour avoir des fusdes de la même longueur, à peu 
près quarante aunes, on chantait la chanson "Je le mène 
ben mon dévidoué", en suivant la cadence. 

Si on avai t besoin d'une plus grosse laine, on montait 
deux fusées ensemble sur le dévidoir, pis on la tordait A 
nouveau. On utilisait ça pour tricoter des mitaines ou des 
bas plus Cpais. 

Quand on avait fini de filer notre laine, on pouvait la 
teindre avec des plantes. Du jaune avec les pissenlits ou 
des "éplures" d'oignons, du bleu avec du "jargeau", du 
rouge avec des "bettes", du brun avec de l'écorce d'aulne. 

12- Cliigrirc vicnr du vieux français dialectal. Signifie 
"pleitrriiclier, chiuiler". 

13- Pur: vient du \~ierrxfrunçois diafecful. Signifie "purc, 
ericlos ". 

14- Ciipeur: vient de l 'anghis "cliper". Signifie ici "(on- 
<euse, maciiine li ~ondre  la Inine, les c l reveu  ". 

15- Emrdes: vierit du vietu français "escarde". 
16- Aune: uncienne mesure de longiierrr de 1,18 m&re 

environ. 



On fixait la couleur avec du vinaigre. Des fois, ça 
pâlissait au lavage, mais pas tant que ça. 

Quand on avait fini le filage et la teinture il nous 
restait "toute" l'ouvrage du tissage pour les draps et les 
grandes pièces. 

On commençait parfajre le~"cannel1es~~" avec lerouet 
à "cannelles". Ce rouet &ait fait par les hommes de la 
maison avec une vieille roue de rouet et u n  pied qu'ils 
fabriquaient eux-mêmes. On faisait tourner la roue à la 
main à l'aide d'une p'titetige de fer fixée à lagrande roue. 

Nos "cannelles" avaient à peu près dix pouces de 
long. On mettait dessus de la laine pour les couvertes de 
laine ou du coton pour les catalognes ou les couvertes 
d'"&chiffesw. On achetait une "grosse" de coton qui 
mesurairdéj9. quarante aunes. Quand on tissait du lin, ben 
on les faisait avec du lin. On faisait donc nos cannelles en 
conduisant à la main la laine ou le coton A mesure qu'on 
tournait le rouet.. On en faisait une vingtaine. Quand on 
avait fini,  on les ineltait sur le cannelier. C'était une sorte 
de cadre avec dix tiges de fer séparées au centre. On 
mettait donc nos vingt "cannelles". 

En plaçani nos "cannelles", i l  fallait faire ben attention 
pour k o  arranger nos couleurs dans l'ordre qu'on avait 
choisi pour les motifs surnotrepikce. C'est pourça qu'oii 
mettait un passe-fil entre le cannelier et I'ourdissoir. On 
voulait pas qiie nos fils se mêlent, 

L'ourdissoir, c'était comme u n  immense dévidoir 
f ixé au plafond et au plaiicher. On avait u n  p'tit trou dans 
le plafond pour ça et un autre sur une planche fixée au 
plancher. Une tige en bois retenait ainsi les crojsies d u  
haut et du bas de I'ourdissoir et permettait de le faire 
tourner. L'ourdissoir servait h mesurer et ?I marquer nos 
portées de laine ou de coton. 'Toiit dépendant" de la 
longueur de notre pièce, on faisait h peu près entre irente- 
deux portées pour une caialogne et trente-quazre ou 
trenie-six pour une couverte de laine. Une portee, c'est 
l'équivalent des vingt brins du cannelier tournés en 
spirale sur I'ourdissoir. On commençait par placer une 
grosse corde d'une Jongueur de quarante aunes environ, 
attachke h une cheville du haut de I'ourdissoir. On !a 
descendait en spirale. espacée selon la longueur de norre 
pièce. On I'atiachair sur une aiire cheville en bas de 
I'ourdissoir. Pis en suivant notre torsadc avec nos vingt 
brins. on descendait en tournant l'ourdissoir toujours h la 
même vitesse. Reridu en bas, on croisait les brins en h u i t  
pour q u e  ça fasse une sorte de boucle sur les deux 
ciievilles du bas et on remoritait en suivant la premiere 
spirale. On avait alors deux portées. Pis on faisair encore 
une croisée en hui t  sur les deux chevilles di] haut et on 
redescendait. On faisait ce travail jusqu'h ce qu'on n'ait 
plus de laine ou de coton sur nos "cannelles". 

Quand on avait fini d'ourdir, on attachai1 toures nos 
portées en une grosse couette. A chaque portée, on 
attachait les brins en haut ben solides, et on les sortait des 
chevilles. On construisait notre couette à mesure en 
formant, à la main, comme une chainetre au tricot de 
crochet. On dEtournait lentement 1 'ourdissoir en gardant 
ben la tension de notre couette jusqu'en bas. Pis on 

l'attachait encore ben serrée. 
Quand notre couette était prête, on la mertait decôte. 

Si un  ourdissoir dtaii installé dans une maison. plusieurs 
voisines pouvaient venir ourdir, parce que c'était beau- 
coup de ~ravail de monter un ourdissoir. Alors elles 
venaient se préparer des couettes et les serraient ensuite 
dans des coffres de cédre en aitendant de monter une 
piece sur leur métier. 

Ça, j'riirnais donc ça, ma p'tiie fille, travailler au 
tnktier! Ça demandait de  l'expérience. mais on apprenait 
vite a regarder nos mères. 

Pour monter une piece, i l  fallait au moins être deux 
ou trois. On prenait lacouetreet on l'enroulait lentement 
sur le rouleau-arrière en la détricotant. II y avait sur ce 
rouleau une pièce de coton avec des boutonnières el on 
attachait nos filsàces boutonnièresen faisant benaiteniion 
pour que la pièce soit ben au centre. Pendant qu 'une  
roulair, I'auire plaçait les fils cr I'autre détricotait la 
couette. On passait des baguettes dans les croisées qu'on 
avait faitesen ourdissant pourque la tension soit toujours 
égale. Pison installait nos lames. C'&aient deux baguettes 
paralleles qui retenaient les lices. On faisait ces lices 
nous-mEmesavecdu fil  3. tisser tordu. avec u n  p'tit oeillet 
au centre de chacune pour passer les fils de chaine de la 
couette. Ça prenait donc autant de lices qu'il  y avait de 
brins à la coueite. 

Si on faisait une pièce A tissage simple, ça nous 
prenait deux lanles. Les fils pairs passaient dans une et les 
fils impairs passaient dans I'autre. Mais pour un ouvrage 
à tissage croisé, c'étaie u n  peu plus compliqué. Ça nous 
prenait quatre lames. Une p'tite comptine nous aidait à 
ben passer nos fils. On disait: gnnd devant, grand der- 
rière, p'tit devant, p'tii derrière. Ce qui désignait la 
première In quatriénie, la deuxième et la troisiènie iame. 
Si on se trompait, i l  fallait "démarcher", ça veut dire 
défaire norreouvrageen faisait jouer les pédales 3 rebours 
de ce qu'on avait fait. Parce que nos lames étaient 
attachées aux pédales en-dessous du métier et c'était ces 
pédales qui faisaient lever ou baisser nos lames. 

C'est compliqué, hein! T u  comprendrais mieux si je 
te le montrais sur inon métier, mais je ne l'ai plus." 

Un soupir nostalgique altéra les (raits de ma chère 
conteuse. Et elle reprit, consciencieuse: 

"Quand on avait terminé le passage en hmes, il 
Pillait faire le passage en ros. 

Le ros. c'était une sorte de long peigne en cuivre. Les 
dents s'appelaient des"peues 18". On avait besoin d'autant 
de "peues" qu'on avait de fils ii passer. Dans les trois 
premieres, on passait deux brins pour faire la lisière et on 
continuait. Si o n  voulait u n  tissage pas trop serrk, on 
prenait u n  rosclair. Autrement. on en prenait un dont les 
"peues" étaient rapprochées. On utilisait une sorte de 
crochet pour passer nos f i l s  dans les "peues". 

1 7- Criii/ielfe: virrir du vieiufrunpis. Sipifie ''bobine defil 
uu rlc biiie". 

18- Peirc: vioit dit vicuxS,.a~içais "pu  en. Sigtiijie "dent du 
peigne" doiis iin rntrier Ci risse. 
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Une fois qu'on avait fini le passage en ros, on 
attachait tous nos brins aux boutonniéres de la toi le de 
coton fixée au rouleau du devant. On mettait vingt brins 
par boutonnikres et on les attachait ben serrés. 

Ne va pas croire qu'on &tait "prêtes" lisser h ce 
moment là! II nous restait 3 fidire toutes nos trèmes. 
Remarque qu'on pouvait les avoir faites d'avance. 

Les trernes Ctaient faites avec des branches de sureau 
qu'on vidait et qu'on coupait à quatre ou cinq pouces. On 
enroulait notre trame de laine ou de l in  lii-dessus. On 
utilisait encore le rouet à cannelles pour ça. On faisait 
beaucoup de trèmes, u n e  quarantaine si c'est pas plus. Pis 
on installait une trkmedans la navette. Une navette, c'est 
ce p'tit instrument en bois avec une tige en mital au 
centre pour attaclier la trème. II y avait u n  p'tit trou h un  
bout pour faire sortir la laine quand la navette passait 
entre les lames. Tu te souviens? Tu ainiais la faire glisser 
entre nies fils! Tu disais que ça resseniblait h u n  p'tit 
bateau? 

Quand ces préparatifs etaient tcrrnin6s, on pouvait 
coninicncer ii tisser. Qn passait 13 navette entre les brins 
qui se croisaient suivant le passage en larnes ei en ros; on 
battait avec le ras, u n  coupou deux.On recommençait sur 
l'autre sens àpasser la navette. On jouait avec les pédales 
selon le gc.nre de tissage qu'on avait choisi. Une &gle en 
bois, rlsglable au centre parune clieville, maintenait noire 
pièce dans toute sa largeur h l'aide des p'tites pointes 
plantLes dans les lisières à cliaque bout. On l'appelait 
l'étampe. 

Quand on n'avair plus de place A passer la navette, 
parce qu'on était rendu trop près du ros avec notre 
tissage. on "donnait un quaitier". On déclenchait la 
rouleau-amère on enroulait la partie de l'ouvrage q u i  
était faire sur le roiileau-avant. A chaque "quartier", on 
réajustait notre tension avec le rouleau-arrière et le rou- 
leau-avant. Des p'tites encoches en  fer h u n  des bouts des 
rouleaux rnainlenaient nos rouleaux en place ei nous 
permettaient de les faire tourner comnie on voulait. 

On a f in i  noire piéce quand on es[ rendu au bout de 
norre mesure. Sur un c6iC du rouleau-rivant, on üvair 
enroulé unccorde. Elleétaitde l a  longueurde lacouve.rtç 
qu'on faisait. On la faisait suivre à mesure qu'an tissait. 
Quand on était rendu au bout de la corde, on avait fait u n  
côie de la couveite. On replaçait la corde et quand on 
avait fait deux longueiirs de corde, noire couverte était 
finie. 

Sur quarante aunes de long, on pouvait faire huit 
couvertes de  deux aunes et quart h deux aunes et deniie 
chacune. S'il restait de la place. on faisait des p'titsdraps 
de bébé. 

11 nous restait ensuite a couper notre piéce, en 1;i 

repliant u n  peu pour que rien se defasse. On faisait les 
bordtires de nos couvertes avec les brins de la chaine q u i  
restaient. On appelair ça des pennes. Çn servait 3 coudre 
toures sortes de choses ces pennes-13. MEine à broder nos 
"coofiteur~~~". Mais lecentre de nos couvertures de laine, 
on la cousait tout le temps avec de la laine. 

Maintenant on a fini de tisser ma p'tite fille. Je suis 

u n  peu "fat iguee", comme si de raconter tout ça. je venais 
de faire le (ravail. Si tu veux. on va se faire un bon p'tit  
souper. comme autrtfois, avec u n  dessert ben spécial, et 
on va continuer demain". 

Nous avons donc soupé à l'ancienne, avec des patates 
rôties, du pain maison, des légumes frais et d e  la sauce 
blanche. La grosse tarte aux fraises, cuite dans le four h 
bois bien entendu, répandait une bonne odeuret évejllait 
en moi les souvenirs de ces jours heureux où je venais 
jouer chez Grand-mère. 

Nous avons ensui te fait la vaisselle et elle me donna 
pour l'essuyer un carré de lin qu'elle avait elle-même 
fabriqué et qu'elleconservair encore. Elle ne put s'empê- 
cher de continuer B raconter: 

"II me semble que je vois encore le champ bleu 
derrière la maison, me dit-elle, pis ton grand-p&re qui le 
regarde en fumant sa pipe. Tu sais, toute la lingerie de la 
maison, sauf les lainages, était faite de ce lin-lh. Chaque 
habitant avait son champ de lin. 

On semait A la mi-mai. Ça prenait une bonne terre 
mais pas trop dure. Tu vois, on seniait Ih,  à l'abri de la 
rangée d'arbres. Quand les graines cornmenqa~ent à 
brunir ou que les liges jaunissaient, on les arracliait par 
p'tites poignées. On les déposait sur le champ. les racines 
du même côté. C'était pour le rouissage 3. )a rosee. Le 
soleil. la pluie, I'hurnidi tédétruisaient I'espkcedegomme 
qui gardait la fibre à I'aigretie. On les tournait de temps 
en temps. Ça prenait une bonne quinzaine de jours. 

Pis quand c'était prêt, on apportait le lin avec pré- 
caution près des bifiments. II fallair pas perdre tes grai- 
nes. On mettait une grande toile par terre et on battait le 
lin. On se servait d'un fléau que les hommes fabriquaient 
eux-mêriies. C'était u n  grand manche en bois qu'on 
appelait le maintien. aitach& à une autre planche en bois, 
qu'on appelait le batte. On les attachait avec une grosse 
corde ou avec des lisières de cuir. 011 frappait chaque 
poignee de tiges pour rendre les fibres plus souples et 
pour faire tomber les graines. Ça s'appelait le battage du 
l in .  C'étaient surtout les hommes qui faisaient ce travail- 
là. 

Après le battage, c'était lacorvéedu "brayage". pour 
que les tiges deviennent de la filasse. A tour de rôle, on 
se réunissait chez chaque habitant pour cette corde.  On 
creusai t une p'tite fosse pour y mettre Ie feu. On plantait 
l in pieu à cliaque coin pis sur une  tôle ou sur une sorte de 
tréteau rait avec des rondins, on faisait sécher le lin. 
C'était assez complique. 11 fallair que le feu soit tres 
chaud, sans que les flammes montent, pour 6viter la 
"grillade". C'était moi qui chauffais. Je me gardais tout 
le temps u n  "sciau" d'eau pis u n  balai pour asperger mon 
feu. Quand c'était juste ben sec, on passait les poignées 
de tiges il la "braye". C'était une sorte de chevalet, avec 
des planches fixees sur le dessus pis un bras qu'on 
descendait entre les planches, par-dessus le lin. Ça faisait 
comme une mâchoire et la filasse perdait ses aigrettes. A 
/Y-  CniiJteur: vieiir de I'oi?glois "cnni/nner". Signifie 
"coiifle-poinre, idredon ". 



la f in de la corvée, on servait un gros repas pis on finissait LA VENUE D'UN NOUVEAU N É  
ça par une veillée. Heurerrses mamans que le ciel bénit 

Mais c'&tait pas termine. Malgré tout ce travail, la Cardez ce bien pltrs riche que I'ar, 
filasse pouvait avoir encore des aigrettes et elle n'était Cor irn enh~zt ,  c'es1 un trésor. 
pas assez douce. II fallait faire I'écochage. Nous, on se (Chs Emiie Gadbois) 
servait du dossier d'une vieille chaise pour faire ça. On La venue d'un enfant a toujours étC assez mysté- 
prenait un long couteau en bois franc avec un tranchant rieuse. On en parlait en termes voiles, comme: "Ils vont 
arrondi,qu'on appelait unécochoir. On frappait la filasse acheter bien vite" ou "Elle va Eire malade au printemps" 
sur le dossier avec ça. etc ..., tout ça pour dire qu'une maman est enceinte. Le 

Pis on peignait les couettespour enlever toute l'étoupe momeiit arrivC, dans certaines familles on deplaçait les 
qui restait. L'étoupe, c'était les fi lsqui passaient pas dans enfants chez le voisin. Dans d'autres on restait à la 
les dents de fer du peigne. maison. Le plus souvent la naissance se passait durant l a  

À la f in de tout ce travail, notre lin ressemblait B une nuit. 
belle chevelure. Je sortais mes "6cardes". je  faisais mes A notre lever. gnndVm&re ou une dame du voisinage 
rondins pis j'étais prête 3. filer mon l in. C'&tait plus nous amenait dans Iii chambre de maman, voir le bébé 
diff ici le que filer la laine. C'est rude du lin. II falriit se que le petit Jésus nous avait apporté. Nous &ions bien 
garder un  plat d'eau sur les genoux pour mouiller les fils heureux et dkjà, nous lu i  cherchions un nom. Chut! disait 
ou se mouiller les doigts. grand'rnkre, i l  faut laisser reposer votre maman. El le en 

II nous restait ensuite à blanchir nos fusées si on le aurait ainsi pourdix jours hêtrealitée. Une filleengagère 
voulait. en les faisant bouil l ir dans de l'eau et du "lessi". prendrait soin de nous. 
Plus on les lavait, plus elles blanchissaient. Mais la Le lendemain, si ce n'érait pas la journée même, le 
plupart du temps,on les laissait à leur couleur naturelle. père tout heureux prksentriit son enfant au Baptênie. On 

Quand mes fusées de l in  étaient prêtes, j e  !es serrais appelait ça le cornphage. Que ce soit le douzième ou le 
et j'attendaisdeles tisser.C'était plutôt I'auiomne tard ou quatorziènie, I'eiifant était le bienvenu. On faisait telle- 
I'liiver qu'on tissait. Après avor redéménagé dans la  nient confiaiice & la Providence. 
grande maison, posé les "chnssis-doubles" pis fait notre Devant le miroir. i cô tédu rouleau de l in  et dela stnp 
provision de beurre. de cuir, inon père se rasait de près. Il s'étendait une 

Al i !  mais j ' a i  encore recommencé mes histoires! S i  mousse très chaude sur fe visage avec une savonnette 
tu veux, on va continuer demain.' (blaireau) puis avec un rasoir il coupait les poils. De 

Au p'tit matin, Grand-mère se levant toujours trés temps en temps, i l  le nettoyait et  l'affûtait (aiguisait) sur 
tôt, elle me prépara un ddjeuner à l'ancienne. Des 1i i  strap de cuir. 
"pirounes" de sarrasin et du beurre frais. Oii l'avait-elle Tiré ü quaire epingles, on se rendait B I'eglise pour le  
déniché? Je ne le savais trop. Elle ne voulut pas le dire. Bopieme. Le pSre, le  parrain, la marraine, le bLbé et 
Elle gardait rancune à la modernité qui  ne lui permettait parfois une poi-teuse. Jamais les mamans n'oiitpu assister 
plus de faire tous ses travaux qu'elle aimait tant. Je savais à cette cérémonie. Ceux qui étaient dans les honneurs 
queson grand âge érait I'obsiacle; mais i l  ne fallait pas le piiyaieiit pour f i i re  sonner les cloches, donnaient un 
dire. cadeau pour le bebC et des gâteries pour toute la famille. 

Tous ces temps d'automne oii chaque jour elle pre- Mainienant ce serii nu tour des parents et voisins de 
paraitsesprovisionsd'hiver,commeson beurreconserv6 venir admirer ce petit chef d'oeuvre et de féliciter les 
dans la grande jarre de grès A la cave, tous ces temps parents. 
d'hiver où elle confectioiinait boudins, saucisses, têtes 
frorncigées.cretons,pités. 'kignes1,et toute I'app&issatite 
cuisine du temps des fêtes, ajoutEs B tous ces teinps de LA VISITE PAROlSSTALE 
printemps et d'été où on vivait en accord avec la nature A la fi i i  de I'étt, Monsieur le curé aidé de son vicaire 
et en amitiéavec ses voisins, tousces tempsdotic. c'éiait commençaient la visite paroissiale. Les gens ont été 
ça la  vraie vie, disait-elle. "Maintenant !es gens ne font pdvenusau prône du dinianche prkcédent du jour où l'un 
plus que vivoter. I ls ne fabriquent plus rien de leurs des illusires visiteurs passerait chez eux. 
mains, leurs mains inutiles", disait-elle. Pour le pretre, c'est l'occasion de mieux connaître 

E t  elle regardait ses vieilles mains toutes ridées qui ses ouailles, de constater de visu leur mani&re de vivre, 
avaient tant travaijli, tant fabriqué toutes sories d'objets leur proprikté, leur famille. Finalement, d'avoir une 
differents pour le bonheur et le bien-être des siens. bonne idée des progres effectués dans la paroisse. 
Aujourd'hui on voudrait tous les conserver cornrne des Les gens, 5 I'Epoque, avaient très peu de conimuni- 
oeuvres d'art. calions avec leurs prêtres. Pour plusieurs d'enire eux, ne 

Continue de raconter, Grand-mère. Je t'écouterai les voyaienr-ils pas qu'il la messe! ... et encore le dos 
longtemps, aussi longtemps que porte le souvcnir. er tu tourné au peuple? On ne frappait pas impuriément au 
sais, j e  n'oublierdi pas! presbytère sans raisons sérieuses.C'était un peu un monde 

Lolrisc Beoirdoiii à part. Ces visites conrri buaienr à rapprocher les parois- 
siens de leur pasteur. 
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Le jour arrivé. la maison reluisante de propreté et la 
famille sur son 36, attend ... 

Des l'entrée. le prêtre benii la famille agenouillée et 
récite quelques prières. Ap&s les salutations d'usages, i l  
s'informe de tous les enfants, tout en complStant son 
rCgistre. Les parents parlent d'espoirqu'ils orit pour leurs 
grands. Le prêtre encourage et donne de bons consei 1s. II 
remet aux enfants des images ou des médailles. Le père 
donne sa quote-part pour la quête de l'Enfant-Jésus. 

Cette visite réconfortante qui ne durait qiie de dix à 
quinze minutes avait pourtant causé des heures 
d'énervement dans la maison. 

P.S. Au début du siècle, un marguillieraccornpagnai t 
lecuréclanssavisite paroissiale et c'6tait lu i  qui recueillait 
l'aumône pour l'Enfant-Jésus. 

LES RETRAITES ANNUELLES 
Vous souvenez-vous des retmites paroissiales que 

nous avions vers les années 1930? Même s'il n'y avait 
pas d'autos à toutes les portes, on venait nombreux 5i 
tlCglise. 

Le transport des gens se faisait par camions. Mes- 
sieurs Alyre Bolduc, Louis Hamel et Albert Grignon 
(village) qui possédaient des camions avec "boite" par- 
couraient les rangs, tous les soirs que diirait la retraite, 
quérir les personnes qui voulaient suivre: la retraite! 

Ce n'Liait peut-être pas la dévotion qui animait tous 
ces participants, mais ça permettait A quelques-uns de 
venir au village faire leurs commissions, tandis qiie poiir 
d'autres l'occasion de faire uiie balade. (boutade main tes 
fois enienclue) 

La retraite c'&tait un exercice sérieux et soleiinel. Les 
prédicateurs consciencieusemeiit, faisaient leur travail. 
Durant des heures la voûtede I'égliserdsonnriit ... personne 
nedormait. Tous les thèmes y passaient, péchéscapitaux, 
fréquentations, danse, devoirs conjugaux, blasphémes, 
ciei et enfer! 

Dans ces sermons, i l  y avait bien des sen tcnces tels: 
Beaucoup d'appelés peu d'élus ... le chemin qui méne aii 
ciel est rempli d'kpines ... Apr2s avoir entendu tout celà, 
on ne pouvait ... que se convertir! 

NOËL D'AUTREFOIS 
Je me souvicns,j 'avais 8 ans, route la rnaisonn&eétait 

debout ailx premihres lueurs du jour. Vous comprenez. 
c'était la veille d e  Noël. Chacun de nous prenait part aux 
pdparatifs de cetre belle fête. 

Noël n'était pas seulement une f2te pour les cn- 
fanis, mais aussi pour les adultes et les vieillards. Quel- 
que chose de mysikrieux floitait dans l'air tout au long de 
Ia journée. 

Au lever, la priére en famille était récitee plus 
pieusement ce matin 13. Les garçons exécutaient leur 
tâche journalikre à la ferme pendant que les filles "au 
nombrede huit", se pariageaien t les preparatifsde la fête. 

Une chose qui nous tenait beaucoup à coeur, 

c'était la rtrcitation des "Mille Ave" avant les coups de 
minuit. Laquelle terminerait la premihre son monologue 
3. Marie? Parair-il qu'une grace spéciale se muachait B 
cette tradiiion! 

Aprks les besognes couturniéres, maman e l  les 
aînees s'affairaient à la prtparation du repas composdde: 
toutières, tartes, beignes, ragoût de paites, saucisses 
maison, etc. ... Nous, les plus jeunes, rêvions aux dtren- 
nes. 

Nous choisissions nos plus grands bas pour les 
suspendre (i la cheminke en songeant que !e petit Jesus 
viendrait a11 cours de la nuit, le remplir de bonbons. Nous 
étions plus sages qu'à l'ordinaire, ce jour là. La famille 
étant nombreuse, les plus jeunes restaient à la maison 
avec Urie gardienne, pendant que !es autres prenaient 
place dans In voiture pour se rendre à. la niesse de minuit. 

Les hoinmes revêtaient leurs "capots de poil"1, les 
feri~rnes s'enroulaient dans les châles de laine et se 
"galfetriient"2 les jambes dans des robes de camole. Les 
grelots tintaieni dans Io nuit, seule la lune éclairait la 
campagne et faisait briller la neige qui crissait sous nos 
pas. 

À I'Cglise, la crèche attirait les regards, pendant 
qu'on entonnait le "Minuit Chrétiens". 

Au lever c'tstait la fête, nos bris s'etaienr garnis 
corrirtiepar enchrintement. On savait secontenterde peu: 
une ponime de la récolte précédente, une orange, des 
bonbons mélangés. une poignke de "peanuts" en Ccale et 
parfois un crayon ou une regle. Au cours de la journee, 
c'était la visite des parents et voisins. Tout le monde riait, 
chantait, dansait a u  son du violon ou de la musique S 
bouche. 

C'étai1 l'occasion pour tous, d'oublier les querel- 
les ou de reserrer les liens entre les familles dispersees. 

Quelle journée rnervei lleuse i se remémorer! 

FÊTE DES ROIS 
"Ils oflrii-e~ir de l'or, de I'ericens, de In myrrhe. " 

Le six janvier l'Église célebre l'Épiphanie, ce jour 
miirquait la fin des vacances de Noël. Pour bien tern~iner 
cette période une dernière r6jouissance. on fêtait "les 
Rois". 

II y avait la tradition du fameux gâteau avec son 
pois et s a  Eve qui designaient le roi et la reine d'un jour. 
c'était le clou de cette journée. 

À Si-Ludger i l  existnir une coutume bien spéciale 
que M.  le curé Garneau avait instaurke "Ln fête des 
enfants". Cette fcte se passait à l'église, les familles s 'y  
rendaient pour trois heures. M. le curé prononçait une 
courte honiélie suivi du salut du St-Sacrement puis à la 
file on se rendait h 111 sacristie. On ne manquait plis en 
passant devant la crèche d'admirer les f iers Rois mages 
qui venaient d'arriver. 

À la sacristie M. le curé rerneitait chaque enfant 



"un petit sac" qui contenait quelques "kiss" des bonbons 
mélangés des "peanuts" et suprême délice ... soit un petir 
cochon ou un balai en  "inarshmallow".. 

Tous les enfants appréciaient beaucoup ceite gk-  
nérosité de notre cure, pour plusieurs c'&ait la seule 
douceur qu'ils recevaient aux tenips des f êtes et ça v;illiit 
bien le  "party" d'aujourd'hui c'est-h-dire l'arrivée clu 
Père Noël. ! 

UNE VISITE DE SON ÉMINENCE 
A tous les quatre ans, l'arclievêque ou un de ses 

&vêques font une visire pastorale dans toutes les paroisses 
du diocèse. Par la meme occasion, il donne Iri Confirma- 
t ion à un grand nombre d'enfants. 

Nous nous rappellerons surtout d'une visite du Car- 
dinal Villeneuve effectuie en 1944. 

Pour une visiie de ce genre. tout le parcours où doit 
passer son Éminence est pavoisé. L'église arbore ses plus 
belles gariiitures. Dans le choeur du côté de l'évangile un 
irône est preparé; le prie-Dieu recouvert d'un tapis rouge 
et d'un coussin égalenient rouge. 

Les niargu illiers vont à la rencontre du Cardinal et de 
sa suire. aux limites de la paroisse (pont de la  Samson). 
À leur arrivée dans la cour de l'église les cloclies solinerit 
à toute volke. 

Le Cardinal se retire quelqiies nioments üii presby- 
tère. De l i ,  lecortège se fornie pour entrer h l'église. Sous 
le dais, soutenu par quatre miirguilliers, le Cardinal 
s'avance [out de rouge vétu, un de sa sui te porte sa lorigue 
traîne. Les prêtres, les enfants de choeur avec leurs 
soiitanes rouges er surplis blancs. Ceci est impression- 
nant. On entre dans l'église boridée de monde. 

Son Éminence s'avance dans la grande allée en 
benissnnt les fidèles. Rendu B l a  haureur de notre biiiic, 
ma soeur (Yvette Gagnon) portnit ce jour-là un chapeau 
rouge ;i large bord), le Cardinal s'arn3e et lui demande: 
"As-tu aclieté ce cliape:iu-là pour la visite du Cardirial?". 
Tout ça pour dire que même les grands de ce riionde 
peuvent parfois agir comme des collégiens. 

La cérémonie de Cotif irri~lit ion terminée, les gens 
sont inviiés 3 aller baiser l'anneau de son Émiiience toui 
en faisant la révérence. 

Avec le recul des années, on trouve bien pompeux - - 

tout ce protocole. Ça faisait partiedes mocurs et les geris 
airnaient ces manifestations il grands dCploiemcnts. 

LES COUTUMES FUNÉRAIRES 
" Eti ce morne171 oil le joui-juif! fentic ntcs yef/.r poiir 

revoir res n~erveilles". 
Au début du siècle. les coutumes touchani la 

mortalité et le deuil Ciaient quelque peu diffirenies de 
celles que nous connaissons aujourd'hui. I I  n'étai1 pas 
question d'incineraiion: "Nos ancêtres en (avaient) dejh 
assez avec le feu, dont ils (avaient) une peur Folle pour 
niille raisons. I ls  (pkfkraient) la terre, "leur" terre: "C'est 

sème, Faut lu i  faire confiance quand on meun"."' 
notre terre ... I'faut faire confiance h la terre quand on 

Dès qu'une personne agonisait, la faiiiille appelait 
le prstre. puis le iiiédeciii. s'il y en avait un. Le prêtre 
venait. accompagné de quelqu'un qui agitait une clo- 
cheiie pour avertir que c'ét;iir le bon Dieu qui passait; peu 
iniporie la ienîpir;iture, tout le nionde devait s'age- 
nouiller sur son passage. Dès que le décès &rait constaté, 
les glas étaient sonntls: trois fois irois tinrons pour un 
hornme, deux fois deux tinions pour une femme. puis les 
cloches sorinliieiit pendant 112 heure afin que tout le 
monde sache qu'i l y avait un deces et qu'on se dise qui 
etait mort. 

Les morts. revêtus de leurs plus beaux habiis aprks 
avoir été Iüvés (les hornrnes par des hommes, les femmes 
par des fe~i i i i~es) étaient "expos~s" h 13 maison peridant 
trois jours. Le dtfunr rqosai t  dans un cercueil de bois ou 
S L I ~  des planches recouvertes de draps blancs. À Si- 
Ludger, M. Alphonse Boulanger fabriquaitdescercueils. 
Un  crucifix, un prie-Dieii, des bougies et un bénitier 
etaient iiistallks prks du corps. Un  crêpe noir i rai t  posb 3 
la porte de In maison oli tout le iiionde pofl-tait du noir. Si 
oii ii'avair que des vêtements dc coulcur, on ajoutait une 
büride de tissu noir au bras gauche. 

À toutes les Iieiires du jour et de la nuit - on 
"veillait" les morts - des cllapelets et des litanies étaient 
r6citis. Eiitre les chripelers, les fenii~ies devaient preplirer 
di: la riourriture pour touicsces personnesqui venaierii au 
corps. Malgr6 1;i soleiiriii6 Funèbre de cet évCriei~ient, des 
ricits de revenants r2ussissilient Icirculer:  cerlains pous- 
saieiit l'audace jusqu'h fiiire accroire aiix plus cridules 
que le inort bougziiit, qu ' i l  ouvrai1 les yeux, qu'il allait 
revenir ... 

Le iiiatiii des fun6rüilles, un défilé funklire était 
organise, de la rnai~011 à l'église; d'abord, la croix noire 
ornée d'un ruban noir et portée par un proche du défunt. 
puis le corbillard -pour un enfant, le corbillard etait blanc 
-rittelé de chevaux; sui vriieiit les voitures des porteiirsqui 
avaient Eiéchoisispar la hrniIle,de la familie iinrnédiate, 
des piirerits, des voisins piris des ariiis. Le niêrne dEfilé 
éiait, daris I'olltse ceniri le de l'église. pricedk par le 
pr&tre et les enfants de choeur, tous vêtus de noir. 

L'église est touic sombre, les autels, les fenêtres, 
les si:itues, le cercueil iout est recouverl de tissu noir. Plus 
le service coliciiii cher, plus on itiett;iit du noir. 



Après les funérailles, le cortège se mettait en 
branle vers le cimetière ou, si c'érait l'hiver, vers le 
charnier. On descendait le cercueil dans la fosse en 
prisence de la foule en larmes et alors que le prêire 
récilait, en latin, une dernière pribre. 

Ledeuil - vêtements noirs - était porte pendant u n  
an et demi pour un pareni ou un cor?joint et pendant un an 
pour u n  frére ou une soeur. La conjointe d'un défunr 
portnit un voile noir appel6 pleureuse. 

A travers toutes ces couiumes. on peut reconnaître 
la foi profonde qui animait nos ancêtres et même si on 
leur avait appris. en tant que chrCtiens, que la mort érait 
la porteqiii s'ouvrait sur la vie éternelle, i l  n'en reste pas 
moins que les survivants ressentaient u n  profond dechi- 
remeni er une très grande impuissance devant ce phéno- 
inène de la mort. Les coutumes ont change inais les 
sentimei~ts resteni les mêmes auiourd'hui ... 
( 1 )  hcroix,  Be~toîf, Veillkes, glas et ciitierières, rI(1ns 

Litrr rgie, Foi el Culrsire, Volrrme 25, Juin 199 1 ,  p. 44. 

LA PROCESSION DE LA FÊTE-DIEU 
C'cst avec un grand respect et beaucoup de généro- 

sité que l'on prkpar-dit ce grand dkfité de la Fête-Dieu. 
La mise en place de ce cortège conimençdit long- 

leinps à l'avance. On plzintait des sapins de chaque côté 
de la nie tout le long du parcours. A I'cniréedu reposoir, 
on dressait une arche recouvertede branches de coniRrzs 
el de fleurs. 

L'endroit du reposoir changeait cliaque antiée, afin 
de favoriser tour le monde. car paraît-il, avoir le reposoir 
chez soi atiiraii des grâce.s spéciales. 

La veille, on nettoyait In rue, décorait les maisons et 
oii finalisait les robes pour les anges. de niême que leurs 
ailes faites de cartori el recouvertes de papier doré. Ceux- 
ci parsemeront lechemin de roses, confect ionnf es par les 
religieuses. 

Aprés la rncsse du dimanche, commence le défil6, la 
croix et les porte-flambeaux, les enfants, les perits gar- 
çons d'un côtk. les petites filles de l'autre suivis des 
jeunes gens et des hommes, des jeunes filles et des 
fenimes. A u  cenirede la rue, tous les groupes paroissiaux 
sont representés. Ils arborent des bannières ou des dra- 
peaux. Ln chorale prkcède le prêtre. Sous le dais soutenu 
par quatre marguilliers, le prêtre porte l'ostensoir renfer- 
mant le Sainr-Sacrement. Deux enfants de choeur en 
sou tane rouge et surplis de dentelle blanche I'accompa- 
gnent , u n  porte I'encencoir, l'autre I'enceiis. 

Toute la population rkciie le chapelet entrecoupé de 
canriques approl~rles. Rendu au reposoir, on chante le 
salui du Saint Sacrement, puis retour 21 l'église. Pendant 
tout ce tenips les cloches n'ont pas cessé de sonner. LR 
bedeau s'est asçiirtf d'avoir quelques paires de bons bras. 

Bien akie cette cérémonie était de caractère absolu- 
inent religieux, plusieurs sont fiers ce jour là d'étrenner 
leur plus belle toiletie. 

Une anecdote: Raymond, 5 ans, fils de Philippe 
Boulaiiger, regardai; défiler la procession devant chez 
lu i ,  dit tout à coup3 sa mère: "C'est monsieur le cure q u i  
se proiiietne sous le top!"???çons d'un côté, les petites 
filles de I'aurre suivis des jeucies gens et des hommes, des 
jeunes Filles et des femmes. Au centre de In nie, tous les 
groupes paroissiaux sont représentks. Ils arborent des 
b:innières ou des drripeaux. La chorale précede le prêtre. 
Sous Ic dais soutenu par quatre mnrguilliers, te prêtre 
porie l'ostensoir renferrntint te Saint-Sacrement. Deux 
enïacits de choeur en soutane rouge et surplis de dentelle 
blanche I';iccompagnenr , un porie I'encencoir, I'a~itre 
l'encens. 

Touie la population rkcilt: le cliapelet entrecoupé de 
ciintiques appropriés. Rendu au reposoir, on chante le 
salut du Sriinr Sncreinent, puis reiourù l'église. Peridant 
[out ce teniys les cloches n'ont pas cessé de sonner. Le 

- 
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bedeau s'est assuré d'avoir quelques paires de bons bras. Une anecdote: Raymond, 5 ans, fils de Philippe 
Bien que cette cérémonie était de caractére absolu- Boulanger, regardair défiler la procession devant chez 

mcnt religieux, plusieurs sont fiers ce jour 13 d'étrenner lui, dit tout à coup à sa mère: "C'est monsieur le curé q u i  
leur plus belle toilette. se pronihne sous le top!"?:'? 

Reposoir en 1938, chex hl. et hime Oiiirr Doyuii 

SOUVENIRS DE JEUNESSE 
DANS LES ANNEES 30 

Dans nos souvenirs de jeunesse, la rencontre du 
premiercavalier est passée comiiiedans lin rêve. difficile 
à oublier. 

Cette rencontre se prodiiisuit souvent lors d'une 
soiréeorganis6edans les voisinages poiir une f2ie spkciale 
comme le retour des jeunes filles travaillant à la ville, le 
mardi-gras ou B l'occasion d'enterrement de vie de 
jeunesse etc. 

On se rerrouvait parfois une trentaine de garçons et 
de filles. La maîtresse de maison se faisaii u n  devoir 
d'accompagner les jeunes filles qui n'avaient pas de 
cavaliers. Tout bas, à l'oreille. elle leur demandait si elles 
acceptaient de passer la soirée avec tel ou tel garçon. 

Les débutants plutôr gêii&s de leur preniière exp&- 
rience se faisaient iaquirier par les plus expé.rinieniS.s, 
plusieurs avaient chauds! 

Assis sur deschaises droitesou des bancs alignés tout 
autour du siilon, chacun était invité Bpariiciperh des jeux 
de sociétScomrne I'assietre, la chaise honteuse, le colin- 
maillard ou aurres suivis de chansoiis 3 répondre accom- 
pagnées à 1 '  harmonium. 

Que dire des records (disques) d'la Bolduc sur le 
gramoplioneet ceux deTommy Duclitirnie! Aux premiers 
accords de l'accordéon tous souhaitaient être dans !a 
place pour u n  Sei carre. La danse étaii défendue par les 
prêires. T I  arrivait toutefois que vers la f in  de la soirée, le 
chef de famille se laisse gagner par les jeunes er leur 
permet une couple de quadrilles. 

Parmi les musiciens du iemps, notons Godfroy 
Dupuis, Tom Leclerc ainsi que les filles et les fils de 
Damase Beaudoin. Tant qu'à Edmond Lacroix ,ce pion- 

Oc g xurlir drtiilt.: Rcynald I .wroix, Raymond Hamel, Jiiçques 
Uilodcüu. EII iirriCrc: klichcl Lacroix 

nier du rang 9, c'ttaii u n  violonneux par excellence. II 
Fabriqu;iit lui-miime ses insirumcnls. Ses fils ont tous 
hzrité de ses t~ilents et ses petits-fils, Reynald enfant de 
Fernand et Micliel enlalit de Ti-Lou (Laurkan) onr f ü i i  
partie d'un orcllestre " Les Cadets " en 1965. 

Sous Iü dinctioti de Gaby Cliche, plus tard de Laurier 
Bégin, les jeunes Lacroix, Raymond Hamel et Jacques 
Bilodeau r6pStent dans les sous-sols ou les hangars afin 
de donner u n  spectacle les fins de semaine b l'hôtel "Ti- 
Lou" de Si-Ludger. 

Ils ont de douze 3 quinze ans, aucun d'entre eiix ne 
connaît la notc. Seul leur lalerit naturel les a fait connaître 
d;iiis I:i paroisse et In région. 



Chapitre XIV 





Nos ancêtres avaient un sens de l'humour qui leur 
était propre. Certains des tours que l'on se jouait à cette 
époque niéritcraient, aujourd'hui, rien de moins que la 
prison. Par contre, d'autres tours n'étaient que dr6les 
exceptC, peut-être, pour celui ou celle h qui ils étaient 
destinés.. . 

- En pleine nuit, on va réveiller M. Fillion sous pré- 
texte que ses vaches sont passées dans l'avoine. 
Pendant ce temps, des hommes, rnunis de clochettes 
2 vache se promènent dans l'avoine pour fiire ac- 
croire que les vaches y sont. 

- Vers les années 19 1 O. le saiiiedi soir, les gens étaient 
invités A manger, gratuiieinent, du froinage à la - 
fromagerie. Certaines personnes en ont profité pour 
rigoler un peu: cachées derrièrcdes digues de roches, 
elles se recouvraient d 'un  grand drap blanc puis 
couraient derrière les gens en criant: "des messes, 
des grand-messes!". Les plus peureiix croyaient avoir 
affaire 21 des revenants.. . 

- Urie nuii,  u n  voisiri, qui avait pris soin de faire un 
petit feu de paille. réveilla M. Fillion en lui disant: 
"Tu passes au feu". Sorti en courant pouraller au feu. 
M. Fillioti reyoir, sur I;I tête, u n  plcin baril d'eau que 
le "cher" voisin avait prialablement installé au- 
dessus de la porte. 

- Piirfoia, surtour en période klectorrrle, on ne se con- 
tentait pas de barils d'eau. on allait rnêrne jusqu'à 
utiliser des chaudières remplies de m.  .. Ayant "ga- 
gni ses élections", Roméo allaii, une ni l i t  (polir ne 
pas être reconnu), jouer des tours chez Pierre qui, 
s'attendant B recevoir des visiteurs, s'était caché 
avec un ami mais en ayarir pris soin auparavant de 
suspendre, au-dessus de la porte la chaudière de m..  . 
que Rornéo reçut sur la tête. On raconte niême que 
Roinéo fiit reconnu à In messe du dimanche car son 
cliapeau poitait toujours des traces de matières féca- - 
les.. . 

La période électorale était propice au 'Ijouage" de 
tours: on faisait brûler des bonhomines de paille 
devant la maison de ceux qui avaient perdu leurs 
électioiis, on meriait du fromage vieilli dans les 
boîtes ;i malle, on montait des voituressur les toitsde 
hangars. on faisait sortir les animaux dehors la nuit 
en plein hiver,on alla inême jusqu'à déposer une 
panse de boeuf devani une niaison.. . 

- Auirefois, les enfants n'allaient pas 3 l'étable durant 
le vêlage des vaches. Une inère seule ne voulant pas 
laisser si1 petite. fille à Io ri~aison saiis surveillance 
I'ümene h l'étable. Pendant qii'elles sont 5 I'étable, 
une vache donne naissance à son veau. Surprise, la 
petite fille de dire: "voulez-vous ben me dire céqiii 
qui a été mettre r;a 18?" 

- Autrefois. les mécaniciens n'avaient pas besoin 
d'ouiils très sophistiqués. Chez M. FiIllon, on se 
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préparair à faire les battages. Au jour f ixé ,  quelques 
voisins s1am2nent pour aider. Gérard, Ic préposC à 
l'engin a gazoline, "s'enligne" pour le mettre en 
niarche inais I'engin refuse de démarrer. Chacun 
apporte sa solution, mais sans succès. On décide 
alors d'atteler pour descendre chercher, au village, 
M. Alphonse Boulanger. le "meillçur" du temps. 
Arrivé sur place, on essaie de nouveau. En u n  clin 
d'oeil, le spécialiste se rend compte qu'un couvercle 
rest;iit collé. M. Boulangerdonne un coupde pied au 
tiiyau qui fait dSbloquer le tout et voila l'engin qui 
fonctionne. Les employés purent bénéficier d'un 
cours de mécanique gratuit.. . 

On peut dire que M. G a ~ n o n  avait le pouce vert. 
Voici sa méthode pour faire pousser les saules; un  
jour qu'il faisnit le ménage de sa cave, i l  jetre iin 

vieux panier dans le fossé. Croyez-le ou non, il le 
retrouve, au printemps suivant, en rrüiri de rc-tiger. 
Essayez donc d'en faire autant! 

Un homme avait fait écrire sur sa pierre tornbüle: "le 
vous l'avais bien dit que j'etais malade"! 

Le [naître d'hôtel avait, dans ses tablettes, u n  peu de 
tout, des épiiigles, du f i l ,  des aigiiilles.. . U n  jour une 
dariiesepr6sentepourncheterdu filno1 O. M. Dallaire 
jerteun coupd'oeil, fouille u n  peu et remet àladame 
le f i l  deniandé mais eii ayant pris soin de gratter 
I'éiiqueile qui iiidiquait "no36". . . 

II y a des gens qui passent beaucoup de temps à la 
chrisse pour arriver j. abattre u n  gibier. Tel ne f u t  pas 
le cas pour M.  Couture. En travaillant son foin, il 
aperçoit au loin deux chevreilils qui  se dirigeaient 
vers lui. Les deux bêtes restent prisesdans la neige en 
traversant la clôture. "Pourquoi ne pas en profiter", 
se dit M.  Couture, "demain i l  sera trop tard".. . Et il 
abat les deux chevreuils. 

Une greiid-mère très économc. Un matin, après le 
dijeuner, i l  restait du beurre dans le fond d'une tasse. 
Elle met donc la tasse sur le poêle pour que le beurre 
fondeet elle se remer à sa besogne ct oublie. Un oncle 
qui se berçait au bout du poêle jetait. de temps en 
temps, u n  coup d'oeil sur le beurre et pouffait de rire 
sans rien dire. La chaleur devenue intense n'avait pas 
seulement fait Fondre le beurre mais la tasse égale- 
ment piiisqu'ellc etait de plomb; il ne restait que 
l'anse. Quel malheur! La grand-m&re aurait bien 
étouffé l'hypocrite au bout du poêle. Mais dans u n  
Sclat de rire, tout s'est atrangé. 

Un jour que Fcrnand revenait de l'école, sa mère lu i  
derrianda de rentrer di4 bois. II devait passer par la 
cuisined'eiéer i l  sedir: "Je vaisfairecoinmesij'étais 
aveugle". II se ramasse une bonne brassee de bois et 
part; mais, les yeux fermés, i l  ne voit pas la trappe 
ouverte, met le pied dans le vide pour arriver sur le 
dos d'oréanne qui était descendue chercher des 
patates. Au même moment, Benoît rentre et court 





MAISON : OMER VACHON. MAISON: BENOIT FLUET RANG f 
Construite et habitée par Adolphe Bolduc, quasi Cette propriétk où trois génknt ions de"F1uet"se sont 

centenaire, elle étair u n  témoin des premiers jours de succedées a appartenue B Pierre Lessard puis B son fils 
notre histoire.Cornme route chose sur terre a une f in ,  elle Joseph. Construite au début du siècle, si elle ne possède 
vient de disparaitre sous les marteaux démolisseurs, il rie pas de st yte particulier, on peut dire à son honneur qu'elle 
nous en reste que le souvenir. figure sur la liste de rios plus anciennes demeures. C'est 

Gerrnain qui a fair les tmnsformations h sa toiture. 

MAISON: ALCIDE HAMEL 
Telle qu'elle etait vers 1920,avec ses pignons et son 

balcon,ses doubles portes.sa galerie et sa balusrrade faite 
de montage d'acier. 011 retrouve beaucoup de maisons 
dans )a paroisse et la région, de ce style. Le preniier 
résident connu est Jean Bégin puis ce fut Louis Hainel, 
son fils Alcide qui  l'habite encore. (Adriiirons la belle 
voiture modèle de l'an née!) 

MAISON: ALPHONSE BOULANGER. 
Cette demeure qu'il a construite lui-même figure 

plirnii nos "belles d'aurrefois. Elle a ses 90 ans bien 
sorinLs. Jeu de pignons,baie vitrée, galeries avec balus- 
trade il poteaux en bois tourné. Elle possède aussi Urie 
tourelle que la photo ne montre pas. On ne peut passer 
devanr sans I'üdinirer. Elle est toujours la propriété de la 
famille Boulanger. 



Cette grange-étable si bien conservéeet bieri vivriiite SURNOPIMEE:LA MAISON DU NOTAIRE! 
mérite d'être présentée,"niodéle exclusif' .Elle est sus- Ceite grande niaison malprS son age, est toujours 
moniée d'un canipanileet possède un bel oeil-de-boeuf. solideetaiirayanre. Oilt vEcu la: les Bergeron.Veilleuxet 
Consiruire près du site où nos premiers colons se sont E3oisvert.A~ début du siécle c'était l'hôtel Bienvenue, 
insrallés Ci la  "Pointe Ronde". Ses propriélaires furent tenu par Alphonse Bureau. L e  notaire L.M.Veillcux y a 
Tliddule Beaudoin puis son fils Léandre, puis LSandre eu son biircüu de noriibreuses annies. 
Fil l ion aujourd'liui, elle appartient h Alain Fi l l ion 
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MAISON DE MME ROSE POULIN IVIAISON DE MhlE ALINE GIGUERE 
Une de nos tres anciennes maison où on y rerrouve la  Elle a été bâtie par Joseph Dubé et elle conserve 

traditionnelle cuisine d'été. Au rez-de-chaussCe i l  y a eu toujours son apparence preniière, par son"belvédSre". 
jadis une ferblanterie puis une boucherie-kpicerie. La Elle es( unique h Si-Ludger. Plusieurs sacristains l'ont 
famille Poulin l'habite depuis 47 ans. hribitée.Elle est presque centenaire. 



Chapitre XV 





Après consultation auprès du Comité organisateur des fêtes du 
Ceritenaire. les membres du Comité du livre lancent une invitation 
aux familles qui désirent écrire leur histoire pour être publiée datis 
l'album souvenir. Les pages suivantes racontent leurs écrits aussi 
textuellenient que possible sauf quelques tournures de phrases ont 
étk changées pour une lecture plus facile 

Boi~iie leçtui-e. 

N .B . :  Noils I I ' ~ V O / ~ S  / J I !  re.T/)ec:ter 1'0rrlr-e crlpknbétiylte i1 couse de 
ln ijeiire ile deini-pc1ge.r 

Célébrer un ceritenaire 
Ah! quelle affaire 
Reculer düris le  passé, retracer les pionriiers 
Le coin de terre qu'ils ont défriché 
Et ces v ie i l les pliotos bien conservées 

De ioutes ces ilotes recueillies 
On en ferait urie longue poésie 
Toute à l'honneur de ces homriies 
Qiii dans la  canipagne se cantonnent 
Et s'altaquent la dure besogiie 

Merci à ces grands défriclieurs 
Qui n'orir point eu peur 
P;zssant par rivières et forêts 
De nous tracer Iri voie 
Qui riiijoiird'hui tnéne au succés 

Ces bâtisseurs qii'on ne c;aurdii oiiblier 
Oiit fait de nous les héritier$ 
De cetie belle nature que I 'on adtiiire 
Qui charriie et nous etrire 
Autour de nous, tout eht "souvenir"! 

Hien haut érigé sur une collirie 
Ce beau tiionument qii'est notre église 
Surnionrée d'un fier clocher 
Qui salis en avoir l'air doit veiller 
Sur son village bien peuplé. 

Ce vieux clocher dominant le village 
Témoin vivant, sur le  bord du rivage 
Sublirnement dressé dans le ciel 
Rappelle choque jour à ses fidèles 
Qu'un Dieu nous attend au Saint-Autel 

Regardons d'un oeil fier 
Cetie rivière que I'on appelle Chaudière 
Offrant tous ses nitrails au paysage 
Au levant du soleil son niirage 
Au beau milieu de notre village 

Toi, lc berceau cle notre enfance 
0ii jadis nous chantions la romance 
De ce beau coin de pays 
Joyau que l'étranger envie 
Depuis, bien des générations y ont grandi 

À tous ces vaillants travailleurs 
Qui son1 passés à l'honneur 
Nous voulons rendre t6moigiiage 
Pour ce bel exemple de courage 
LaissE. en héritage 

Revivant en sa rtiémoire 
La coniposition de notre histoire 
Apparaît comme une roile longuement tissée 
Ue sang, de sueurs bien imprkgnée 
Qu'uri sikcle ne saiiraii effiicer. 

De: É l i o i l ~  Lncroix 





Le 14 septembre 1938, a lieu le mariage de Wilbrod 
Arguin a Éniiljenne fi l le du «coloré» Clovis Rodrigue, 

Le 23 octobre 1965, Denis épouse Lise, fille de 
Rosaire Carrier cultivateur er de Yolande Forlier de St- 
Ludger. De certe union naissent quatre enfanis: Manin, 
Steeve, Maryse et Stéphone. Martin 24 ans, a complété 
son secondaire V et  travai Ile sur la ferme. Steeve 19 ans, 
travaille aussi sur l a  ferme. Maryse 1 6 ans, fréquente la 
Polyvalente Bélanger. Stéphane 1 I ans, va à l'école 
primaire. 

Denis er Lise ont toujours travaillé A améliorer leur 
ferme, en la rendar)t des plus produciivcs. 

Denis fait pnrtic des Chevaliers de Colomb de cette 
paroisse. I I  reniplir de noiiibreuses fonctions au sein de sa 
coirimuiiau tk. 

union, 4 enfants voient l e  jour: André, Bernadette, Denis 'dise 

et 'I'lih-&se. Denis, né le 19 mars 1943 est le seul qui 
demeure à SI-Ludger. À ceux-ci s'ajoute Grégoire, fils 
adopi f  de la  famille Arguin. 

Wilbrod a toujours rravaillé, airnt! la fernie et les 
anirii;iux. Encore aujourd'hui, A sa retraite, chèvres, 
chevi.euils et volatiles agrémentent sa vie de tous les 
jours, ainsi que celle de ses petits-enfants. 

A 21 ans Denis fait l'achat de l a  ferme de son pkre. 
C'ktait en ju in 1964. Il est le quatrienie de la génération 
«A~~guinnQ~ulriverceiiefernie.Lui ont prkcédé: Wilbrod, 
f i ls  d'Ernesi e l  d '  Alexina Foley. Ernest, f i l s  de Josepli et 
Marie Bout in qui eux, ont acquiscetteproprié16.audébut . . 
des anilées ii i i l le neuf cent. A Ferme Arguin 
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Noces de duseph et de Jeannette. 

Nnccs d'Or de Josepti et de Jeannefte (1981). 

1 

Le 29 juiller 1900, est né Joseph Baillargeon, fils de 
Charles et de Désouade Dallaire. Dans les annkes 1920 à 
1930, il travaille dans les cl~antiers américains, puis en 
1931. il épouse Jeannette Isabelle, f i l le d'Albert et de 
Lionri Roy. II exploire une ferme dans le 7e rang de 
Risborough jusqu'en 1959. Puis il retourne dans les 
chantiers nmiricains jusqii'h sa retraite. 

De cette union son[ nks 5 enfants: 

EMERY. inarié à Marie-Jeanne de Timmins, Ont. 
JEAN, mor ié i  Michel ine de Montréal: deux enfants: 

Stéphüne et Pascale. 
LISE, mariée A H.-Paul Dunias de Bristol, Conn. 

Deux enfants: Kaihy et Michel. 
BENO~TE, mariée à Goéian Barrière de Cliambly. 

Trois enf:inrs: Sylvain, Carolyne et Vichy. 
GABY. ami de Coloinbe de Si-Ludger. 

Famille Joseph ilaillargeoii. De gauche à droite: Jrrin, Denciîle, 
Czhy, l?nirry, Lise, Jcsinnetlr, Jwrph. 
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Ovide Bail largeon est né le 18 inai 1904. 11 est le 
quatrième d'une famille de sept enfarits. Ses parents, 
Charles B. er Désouade Dallaire. se sont établis dnris le 
rang sepi, sur uiie ferme qu'ils ont payée $350. 

Le 20juiIlet 1927, Ovideépouse Isabelle, cinquièriie 
enfarit d'Honoré Vaillancoiirt et de Désilda Chouinard, 
de Spauldirig. Le couple s'installe sur le bien paterriel 
poiir continuer l'exploitation de la ferriie. 

I l s  cultivent une diversité de fruita et de Iégumcs 
qu'Isabelle apprkte en conserves de toutes sortes ou en 
plats des plus appétissants. Ils pratiquent kpaleriient 
l'élevage desanimaux. dont certriiris, une fois engraissks, 
soiit iriiiisformks en rôtis bien pares. 

Ovide, qui a toujours airné commercer, attelle 
fièrement seschevaux iine fois ou deux par semaine, poiir 

se rendre au marché de Lac-Mégantic et vcndre les 
produitsdela ferme. Ce n'est pas toujours facile. L'hiver 
les chemins sont souvent "bouchés". II faut partir tôt et 
se "grter" de briques bien chaudes qiie l'on place dans le 
fond de la voiture. 

Ce goût pour le commerce ariiene Ovide et Isabelle 
A opérer lin magasin général, qu'ils aménagent dans une 
panie de leur maison. On y retrouve un peu de tout, allant 
de la  rnoulée pour les animaux, jusqu'aux bonbons à la 
livre. Plusieurs clients payent eti E-changezint de la mar- 
chandise ou "font marquer" en ritiendant qu'arrive la 
"paie de la froinagerie", "de la beurrerie" ou encore celle 
des "sucres". 

Quelques temps pour iard, Ovide décide de s'enga- 
ger comme bûcheron, dails les chantiers américains.. 

Tout au long de ces onnees, Ovide et Isabelle ont eu 
s ix  erifants: Y van (Georgct te Rliéaume), Roland 
(Jacqueline Bizier et Y vette Bilodeiiu), A l  iette (Marius 
Diimaç), Ritn (Philippe Beaudoiri), Nelson (Jacqueline 
Godbout) et Normand (Lise Bizier). Travailleurs inlas- 
sables. Ovide et Isabelle ont su subvenir aux besoins de 
cliacun et agrénienter la vie de famille. 

En 1972, ils quitrent la ferme et s'installent au 
village. Isabelle fréquetite l'Âge d'Or et y apprend de 
nouvelles techniques d'artisanat qu'elle utilise pour 
pkpiirer, ''de ses mains", des cadeaux B chacun de ses 
erifmts et  petiis-enfants. Ovide fait encore un peu de 
cominerce. 

Aujoiird'hui, ils résideni au Pavillon St-Liidger. 
Malgr6 uiie santé ;iffaiblie, l a  Providence les couvre 
d'ui~c grande sollicitiide, en leur accordant les soiiis d'un 
personnel dévoué, tout en leur permettant d'être encore 
ensemble, pour se soutenir et panager leur vieillesse. De 
plus, i l s  peuvent compter sur l'affection de leurs enfants, 
pet irs-enfants et arrière-petits-enfimts. 

Ovide et Isabelle. 



Plinto de mariage 

A s a i n t - ~ u d ~ e r ,  vers les an nées 1880, vivait Édouard 
Beaudoin de Courcelles, marié à Félixine Bélanger. De 
cetle union est né Alfred, le 28 aout 1902 au rang 1 I de 
St-Ludgcr. En 1922, il épouse le 4 septembre Arinande, 
fille d'Al berr Gaulin et Valérie Faucher. Elle n'avait que 
17 ans. De ce mariage, sont nCs 4 enfants. 

BERTRAND 
Ne le 28 juillet 1923, marié Moriique Grondin. de 

Thetford Mi lies, le 14dicembre 1942. Le mariage niili taire 
fut célébré à St-Vincent-de-Paul, Québec. Deux cnfanis 
sont nés de leur union: Michel. le 30 avril 1946, Lisetie, 
(dccédée à 1'9ge de 3 mois). 

FR1 DOLIN 
Né a East-Broughton. le 20 aoOt 1925, i l  épouse 

Marguerite ~ u i n d o ~  q u i  décéda le 23 avril 1981 . i l s  
eurent deux enfants: Lucie, née le 5 niai 1964 et, Alain, 
le 25 juin 1965. une fille: Piiméla. 

JOCELYNE 
Née i Se-Ludger, le 39 décembre 1932, elle rriaria 

Roger Guindon $ Montréal le 18 juil lei 1953 qui décéda 
le 15 juillet 1989. Leur fils, Claude, es1 né le 5 février 
1959. 

CONRADINE 
N6e le 10 avril 1941, mariée à Ernest Clouiier à St- 

Séverin le goctobre 1965. Trois enfants sont nés: Richard, 
Natlialie et Serge. 

PETITS -ENFANTS 
Danny, Yenn. Tania, Maryline et Lisette (décédée à 

I'ige d e  3 mois) 

Alfred étant de  santé délicate, qi~iita sa ferme du rang 
I I ,  <<un cadeau qu'il avait reçu de ses parents» pour 
s'établir au village de St-Ludger en 1945.11 est décédé h 
Québec, le 15 seprembre 1947. à l'âge de 45 ans. Après 
être demeurée veuve pendant 5 ans, Arrnande se remarie 
avec Cléophas Nndeau, un cultivateur de St-Séverin-de- 
Beauce, le 1 1 octobre 1952. Le travail ne manque pas, 35 
années s'écoulent. Armande nous quitte, après une lon- 
gue maladie, pour un monde meilleur, le 8 juin 1987, à 
l'âge de 8 1 ans er 8 mois. À l'occasion de ce centeiiaire, 
nous. leseiifarits, sommes heureux de rendre homrnage à 
ces pionniers qui nous ont laissé iar i t  de bons souvenirs en 
héritage. 



DCTrichcurs: Ruse-Airnte, Damase. Cariip de bois rond. 

Damase est le fils de Ferdinand Beaudoiii et de Julie Daniase s'éieint le 9 décernbre 1 949 ?I I'âge de 60 
Prevvsr de St-Ssniuel, né It: 6 janvier IS89. I I  Ppouse. ans, el Rose-Ainize le 25 avril 1940 S St-Ludger. 
Rose-Aimée fil le de Joseph Godbout et de Vitaline 
Bilodeau, à l'âge de 16 ans. C'es1 à cet endroit, qu'ils Nous en gardons un bon souvenir. Le travail ne tue 
passent les premières ann ies  de leur mariage, et que pas. s'il est dosé d'optiniisme, d'amour. et de musique. 
naissent 4 enfants. En 1897, ils achètent un lot dans le 
rang 7 de St-Ludger, ponant le no 5-S-C dorit ils ne Nonis des enfants: Lionl ine, Rose-Alma, Claria, 
reçoiveii~ les leltrespaientesqu'eii 1904. Ilsse consimisent Annde. Ros;irio, Kose- AirilGe, Sy lvio, Marie, Hilario, 
un canip de bois rond, que vous voyez sur la photo, pour Bernadelte, Lkopold, Jeanne. Lucienne, Fridolin. 
loger la famille qui ne cesse de s'agratidir. Comme Iri 
cygogne fur i Asgénéreuse, neufautresenfants s'ajoutent 
aux premiers. Plus (3rd Darnase fait I'acquisiiion d'un 
autre 101 àSte-Rufine, au.iourdlliui le 1 I de St-Robert, nu 
il vii pendant les mois d'hiver. 

Dés I ' ige de 1 4 ans les filles panent gagner leur vie 
en ville. Comme les salaires sont plut61 maigres,et qu 'o i~  
veut aider les parents, il Faut se priver, c'est-à-dire porter 
des souliers, la seiiielle trouée, et racconimndée avec des 
cartons h l'intérieur, niênie pas h e  payer un café au 
restaurani. Tous les sous éconoinisés apportent un peu 
d'aise ù la famille. 

MCnie si 1'argt.n~ es1 rare, Rose- Airliée Cjuriior) rtSus- 
s i t  à faire son cours pour enseigner. En 1940, elle rGalise 
un rêvequ'ellecaressaii depuis longtemps (deveriirinlir- 
niière). Cliacun a reçu sri  part d'instruction pour se 
dCbrouiller. Dans la famille plusieurs ont des talenis de 
musiciens. On se procure donc des instrunients, pour 
forriier un orchestre. Partout, on les invite dans les 
soiries. On conimence par des gigues simples. pour 
encliainer avec Ics danses carrées. Même si la dkfenhe ~ ~ b ~ ~ ~ :  ~ ~ ~ ~ - ~ i ~ é ~ ,  ~ ~ ~ ~ i ~ ,  Anriér,  il^+,, claria, sylvio, 
élaii là. pour une Ou deux danses, la faute n'Liait pas f.i.oniint, R o s e - ~ l m ~ .  Assis: nçrnadptte, Rose-Aim& (mère), 
grave. Qn ne se sentait pas trop coupable. Damese, Jrnnne. Drvant: Lucienne, Fridolin. 



Édouard. l i ls  de Gtorgcs 
Beaudoin ci d'Alv ine 
Gueneiie, voii Ic jour à Saint- 
Benoît. le 17 juillei 1882; troi- 
siCrne d'une famille de 14 en- 
hii is, i l  est aussi de la neu- 
vikme génération des 
Beaudoin arrivés ilü Canada. 

À 1'3ge de 14 ans, soi i en 
1896. Édouard accompagne 
ses i'rCres. Georges ci  Cyrille, 
vers Si-Ludgcr; ils s'jnstalleni 
dans le Rang 2, sur 3 lots 

Edouard el Alvine  en 1910 coniigüs. Afin d'obienir les 
Içitres parcnies de son loi, i l  y 

tait les dcvoirs cxigés, soii: déiiichcr 4 acres dc icrrnin et bâtir 
iinc Iiabi talion. 

C'csi le 2 tiiars 1908, à St-Georges, qu'il unii s i i  dcsiinée 
à Alvinc. fille de Loiiis PCpin et de Virginic Lacliance. Alvinc 
était nCc $ Si-Gcorges, le 22 d6ceiiihre 1886. et était insii tutricc 
;iu nionieni de son mariage. El Ic quiiic son ciiiploi ci sa paroissc 
pour suivrc son époux ii Si-Ludgcr. 

IristaIl6 sur une ierrc $ pcine déliichCe, Étlouard partage 
son icnips ziiire la I'crnie durant I'CiC c l  ICS clianiicrs pciiduiii 
I'liiver. Cc denlier travail 1'aii)ene :I voyager souvent iiux 
États-unis. Alvine sc coi1saci.c h ~'Éduciilicin des cnhnrs CI 

secondc son niari sur la I'crnie. 
Entre leb onnées 1908et 1929. leur faniillcs'çiiricliii de 12 

enfants: 6 lllles ci  6 garçons. A leur iour, ces entànfs iijoutcioni 
d.5 petiis-eril'iinis o la descendancc dlAlviiic ci d'hlouard. Cc 
soni: 

Lumina: mari& à Ludgcr Godhoui. en juillei 1935; 
pnrcnis dc Jaçquelinc, Gérard. Rosiiire, Lnurciie, ThCrksc et 
Ucrnadeite. 

Wilfrid: (décédé) marie ii Adriennc Clouiier cii scptciii- 
lire 1936: prrenis dc Henri. 

Marie-Rose: (décedcc): unie par Ic niariage à Adricri 
Cliche (decédé) en juillct 1918; parenis clc Thérèse. Marccl. 
Gilles. Cl&nient, Plillippe, Louisc, Rijcünne. 

Cécile: (Anksic) épouse I-LcrvC Bci-trand (décCdc) en oc- 
iohrc 194 1 : parenis dc Édouard, Lnurciie, Roger, AndrC. 
Noëlla, Yvoiinc, Claire. 

Edmond: unil sa desiinéc i Marianne Rodrigue cn scp- 
ieiiilire 1948; parents de Marccl. Lynda, Luc. 

Xavier :  ~ircnd pour épousc Siiiionc Gillicri en aoûi 1948; 
parcnis dc Gaétan. Aurèle. Bcrnard. JCrÔnic c i  Joël. 

Léon: cpouse Géraldine Lnchance eii juin 1951; parerils 
de Réjenn. Sylvie, Estclle. CIi:iiiiale. 

klodie: Mariée à Anionio Roy  en juillet 1931 ; parcnis de 
Gci.iiiaiiie, Héltnc. Rayiiiond. Suzaiiiie, Diane, Nicolc,'J'l16rèsc, 
Cisilc, Denisc, Andrée. 

1944; parents de Guy Noël, Roger (décédé), Louise, Michel, 
Normand, Charles, Jocelyne. 

Yvonne: unit sa destinée i Robert Bertrand (décédé) en 
juillet 194 1 ; parents de Carmelle, Clérnencc. Gisèle, Denis. 
Colciie, Guy. 

Alice: prend pour époux Fernand Blais cn septembre 
195 I ; parents dr: Johanne. Normand, Jacques. 

Philippe: m:irié à Riia Baillargeon en juin 1952; parenis 
dc Nicole. Bruno, Lyiida. Guylainç. Diaiie et Christine. 

En 1928, Édouard achèie une autre krnie clans Ic rang 1.  
Grâce au labeur incessaiit dc, touic la faniille, I'enircprise (2 
icrres) prcnd dc l'expansion jusqu'à aircindre Ics 36 vaches 
laitikres. 

I'etiles anecdotes; Grnnd aiiiateur de cliiissc, Étlouard 
réussit. piir un bc;iu diinanchc inidi, à ahaiirc uii chevreuil 
presquc sans soriir clc la ~iinison, siniplenleni sur lc piis de la 
poric. Cepcndnni, !i unc auire occasion, son goiït pour Iachassc 
a failli coûter la vie à Édouard Chabor accroupi au pied d'un 
rirhrc. Dc loin, l'ayant pris pour uiiclievrcuil, il vieni ioiit prés 
dc tircr: c'est, selon scs dirca "ln Providence qui l ' a  reienu". 

C'csi 1c 6 jaiivier 1949 er aprts une brbvc maladie, 
qu' Alvinc c l  scs cnf'nnis on1 In doulcur de pcrdrc un époux et 
iili pki-c Iiicii-iii i l i ~ .  

Alvinc garde la ikrrnc jusqu'cii 1052. annce où elle vend 
1 i i  tcrrc du Rang 1 5 son fils Pliilippe et son fipouse Rita qu i  en 
soni encorc proprictaires. Quoni à celle du Rang 2, elle est 
mninicnant propriktç du Dr. Edmond, son fils. 11 prkvuyaii 
rcnietirc Iri niaison dans son éirii iniiial, niais sa santé I'cn a 
cnipecllé. 

Alvinc rcside avec Alicc cl Fernaiid Blais jusqu'eii 197 1. 
Eiisuilc. elle passe 7 ans au Pavillon SI-Ludger, d'où Ic 
Scigncur la  rappelle i Lui, le 24 mars 1975, h I ' ige de 89 ans. 
"Micux iJaut mourir usée que rouillrtc" cst sûrenient un p i n -  
cipc qu'cllé a fait sien (out au long dç sa vic. 

Alvinc ct Édoiirird, ioujours viuaiiis dans Ic coeur des 
leurs. laissent i leurs rlescendanis un vifexeniple de cour:igc ct 
d'ardeur au irnviiil c i  un Iiériingc de t'ni profonde. 

Alvinc ei Édouard avec Icurs enhinis cn 1940: à l'avant: 
Édouard. Alvinc ct Alicc. 2c rangée: Pliilippe, Lumina, Marie- 
Rosc. CCcilc. Élodic et Yvonnc. 3c rangée: Wilfrid, Edmond, 
Xavier, Léon, GCrard 

Gérard: preiid pour Cpouse Candidc Lachancc cn juillei ~~~~~i~~~ 
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Fils de cultivateur, Wilfrid voit le jour le 24 décem- 
bre 19 10. II esi le 2e d'une famille de 12 enfants. Comme 
ses parents. i l  achète une ferme et t'exploite. Adrienne, 
fille de  cultivateur d'Aude!, voit le jour le 19 septembre 
1914. Elle est In 2e d'une famille de 8. Elle epouse 
Wilfrid, le 10 septeiiibre 1936. Elledonne naissance h un 
fils, Henri. 

Henri voit le jour le 15 août 1937. T I  achète la ferme 
deson pèreen fEvrier 1963. Le24août de Ia mêmeannée, 
i l  épouse Colette Bégin, fille de Roger Begin et de  Rose 
Létourneau. Colette est née le 31 décembre 1944. Elleest 
la 5e d'une fairiille de IOenfants. De leur union nrrissenr 
5 erifarirs. 

ANDRE, né le 5 juillet 1964. 
DENIS, né le 23 août 1965. 
DIANE, née le 19 novembre 1966. 
GAETANE, née le 12 mars 1968. 
LISA, née le 10 noverribre 1076 

Tous deineurent à St-Ludger 

\\'ilfrid Uraudriiii e t  Adrien rie Clouiier. 

Assis: AndrG, Colette, Henri, I.ise. Debout: Drriis, Diane, C .  .de ' f  m e .  
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En haut: Daniel, en bas: Clüudc. Rc1gc.r et Armantle 

niortel, le 18 niai 1982. nous pri vii de sa chaude présence 
et- de sa bonne hiimeur. Arinande, Daniel et Claude 
dcmeiirent iou,jours aiix Étiits-unis. 

Normand, n é  
le 17 septembre 
1953, s'est marié 
le 9 aoiît 1980 à 
Lise Éthier, f i l le 
de Gi lber te  a. 
Massicotte et de - 9 

~ i i c ~ u e s  Grhierde 
Sillery. Normand t 

et ~ i ~ e ,  ont trois Michèle. Duniclle, H&lbne, Lire et 
filles: Elène, née Normand 
en 1983, Danielle, née en 1986 et Michèle, née en 1990. 
11% sont iiistdllis à Trois-Rivières où Normand iravaille à 
i i r i  Doctorat en Physiquc i I'UniversiiL du Quebec. 

Charles, nele 
2 avril 1958, s'esr 
marié le 16 juin 
1979 5 Suzanne 
~ac ro i x ,  filled'É- 
liane Boulet et de 
Germain Lücroix, 
dc Saint-Liidger. 
Charles et Suzan- 
nc ont eu trois en- 
fanis: Marie, née 

Pici rc-Marc., M a r i e ,  Suyarine ei Charlri en 1981, Louis né 
cri 1958 cst di.ckdé =.t Pierre-hlnrc, né en 1990. Charles 
travail le présenteme lit coniinc agronome à la Coopéra- 
t i ve  Mépri t ic-Larnbtor. I l s  deineurent 5 Saint-Ludger. 

Cliii~dc. I.iiuise, Anne-(Varie ct M a r c  

Louise. née le 15 déceriibrt: 1948, s'est rniirike le 3 1 
niai 1 969 i Miire Bkgiii, fi 1.c cle Marie-Hélene Jacob et 
[l'Én?ile Bégin de Liic Drolel. Louise et Murc 0111 deux 
eiikiiits: Cliiude, né en 1 973 et  Aiirie-Marie, liée eri 1976. 
Ils on( élu donlicile il Aribabauka pour enseigner ;ILI 

Cegrp (le Victori;iville. Louise coniinue ses recherches 
en langues et  sa carrière d'écrivain, 

Michel, i7S le 18 avril 
1950, s'es[ marié le 26 aolî t 
1972 à Jeanniiie Blais. fille 
de Thérèse Pout in el 
d'Adrien Blais de Saint- 
Ludger. Micliel et Jeannine 
ont deux enfants: Julie, née 
en 1986 er Sinion, nt5 en 
1988. I l s  demeurent A 
Breizkyville et Michel en- 
seigne à l'Université Laval 

IoceIyne, née 
le 5 f ivr ier 1961, 
s'esi inariée Q Rk- 
gis Niideaii le 26 
dice rribre 1 983.1 I 
est le  f i l s  de 
Joséphine Lüridry 
et de LLo Nüdeiiu. 
I ls  sont installSs à 
Saint-Martin où 
Jocelyne travaille 
à la Caisse popu- 
la i re comme 
Commis senior 
courant et admi- 
nistititif. 

à la faculté de Foreslerie. Simun,,J~lir,jeannirieetMich~l 



Xavier et Sinione 

Bernard, métallurgiste, est nrE en 1958. TI  est marié à 
Peggy White, secrétaire et réside B Keswich, Ontario. 

En 1965, des jumeaux viennent agraridir la famille: 
Xavier, n i  le 17 mai 1917, est le fils d'Édouard 

Beaudoin et d'Alvine Pépin. Le 25 août 1948, i l  épouse 
Simone, filledeThomasGilbertet de Marie-AnnaGiroux. 

Xavier et Simone demeurent sur une ferme, dans le 
rang un, nord, ferme que Xavier avait achete quelques 
années avant son mariage. Xavier a des chevaux pour les 
travaux niais, en l'an 1958, i l  fait l'acquisition de son 
premier tracteur, ce qui rend le travail des champs plus 
facile. L'hiver, i l  travaille dans les chantiers, aux ktats- 
Unis. Pendant ce temps, Si  mone s'occupe des en frinis. 

Pendant 36 ans, Simone est ménagère. Puis elle 
poursuit un cours d'assistance à domicile. Aujourd'hui, 
elle iravaillecomme priposée aux bénéficiaires, au Foyer 
de St-Gédéon. rravail qu'elle aime beaucoup. 

De l'union de ce couple, sont nés six enfants: 
Gaktan, électricien,esr néen 1949. I I  est niarié àLuce 

Rancouri, inhalothérapeute. Ils sont parenrs de deux 
garçons, Patrick et Rémi, et demeurent h Qukbec. 

Auréle, mécanicien, est né en 1953. Il est mari6 à 
Pauline BBgin, secrétaire. Ils sont parents d'urie fille, 
Marie. et demeurent ii. Québec. 

GaCL;in c i  Luce Bernard e t  I ' e ~ e v  Aurèle et I'iiiiline 

Joël est professeur 2i Windsor, Ontario 

Jérôme est inackiniste-contremaître à Sie-Marie. 

La Faniille Beaudoiti compte donc 5 garçons et 3 
petits-enfants. Grâce la foi que leur ont laissée leurs 
parents, ce couple, avec l'aide de Dieu, a su traverser les 
épreuves normales de In vie. 

Ln Famille Reaudoin exprime ses meilleurs voeux 
aux organisateurs du Centenaire. 

Un petit garçon dkcede à la naissance. Jérôme 



I è r e  rungée: Alain, Chaiitril, Bianca, Cetaldine, Léon, R4jean.et 
1,arry 2éirie rangée: Michcl, Sylvie, Jeari-Ptiilippe Estclle. En 
médaillon, Martine épouse de Réjean. 

Lbon csi nC B SI-Eudger Ic 2 1 niars 19 19. fils d'Édouard 
Beaudvin ci Al v i  nc Pdpin de cetlc paroisse. 11 esi Ic 72mc d'unc 
farnillt dc 12 cnfanis. 

Coraldine esi néc à Si-Gédéon le 28 août 1928, fille dc 
François Lachancc c i  dc Adricnne Lélourneau de St-Cedéon. 
Elle est I'üinicc d'unc famille de 5 enfan&. 

Ils SC sont ipousds a St-GCdéon le 28 juin 195 1. Ils ont 4 
cnfants. 

Rqcan (avocai c i  fiscalisic) nk le 28 octobre 1952, marie 
ii Mariinc Fillion (coiffcuse) de Jonquière où ils hahiicnt. 

Sylvic (mCdccin) nec le 12 avril 1957, maricc i Jean- 
Philippc lioux (g~rontologuc). Ils habiicni à Vi l le Lac 
M6ganiic.. 

Estcllc, n é e  le 5 mars 1958, habile rue des Érablcs à St- 
Ludger. 

Chantale (compiahle) née le 3 scptembre 1962, mariée h 
Michcl Lessard (cornmerqant) de Vil le St-Georgcs oh ils 
habilcnt. 

Trois petits-enfanis sont nés de ces unions: Alain et 
Eianca Lcssard.Sgés de 7 et 6 ans et Larry Beaudoin, 5 ans. 

Léon ci  Céraldine habitent sur une fcrmc agricole du rang 
un qu'ils oni exploiiée pendant plus dc quarante ans., La 
musique ei la danse sont pürnii leurs loisirs pdférés. A la 
dcmandc de quelques groupcs dlAge d'Or. Léori et Céraldine 
furent heureux de leur enscigncr la danse smialc en 1975-76- 
77. Désirant s'inipliquer dans divcrs mouvements de l a  pa- 
roisse. Gbraldiiieest mcrnbredc lachoraleliiurgique, du ccrcle 
des Fcrrnikres, des Dames ChrCiicnnes ci de la Caisse popu- 
Inire. Elle assiste égalemeni sa Fille Sylvie, médecin 3. St- 
Ludgcr, à titre de secretaire. l'ous les memhrcs de l a  famille 
Bcnudoin sont Iicureux dc célEbrcr Ic ccnienaire de la paroisse 
dç Si-Luclger. 

,. ,,.* 
-. 

Plioto ükrieiine de la lerme agricole de IXon  Beaudoinet GCraldine 

DrSjrlvie Heaudoin et Jean-Philippe Roux 

Sy Ivic, fille de Léon Bcaudoin ci Cdraldinc Lachançe cst 
nCc à Si-Ludger 1c 12 avril 1957, l i t  ses ktudcs primaires au 
Couvcnt de Si-Ludger, secondaires à la Polyvalciiic dc Si- 

Mariiii ci Cégepau SfniinaircdcSi-Georgcs. Enjuin 1983, elle 
icrmine scs éiudcs en nlSdccinc a l'université de MonirLal. Le 
13 aoûi 1983, 11 St-Ludgcr ellc épouse Jcan-Pliilippc Roux 
(gérontologue) de Montréal né h Alger le 9 sepicmhre 1949, 
filsdc J. Michel Roux el Jeannine Balsano. Lecouple s' insial le 
à Si-Ludgcrci Sylvie dCbute sliprofcssion rnédicalcen ouvrant 
urieclinique au 125, rue Duponi et en riiCriie ccmpsdispense ses 
servicesau Ccnircd' Accueil PavillonSt-Liidger, Jmn-Ph111ppe 
I'assisic dans touics ses iâçlies çoniciie sccrktaire. et aide 
riic'dicüle. 

En 1987, afin dc se rapprochcrdc l'Hôpital ci duC.L.S.C. 
où cllc iravaillc, cllc achkte une niaison d Vil le Lac MCganiic 
et ouvre une dcuxiénie cliniqiie niCdicalc dans sa niaison, rue 
Claudcl. Ccpcndnni Crnni i o u j o u ~  irCs aiinchEcaux gcnsde St- 
Ludgcr, cllcconiinucd'orrrir scs scrvices b saclientkle tous les 
incrcrcdis 4 son hurcau ci au Pavillon. 

Sy lvic c l  Jean-Pliilippe vous offreni leurs incillcui-s com- 
pliiiicnis à l'occasion du cciilenairc dc la paroisse SI-Ludger. 

Jeoti - Pliilijipe cr Sylvie. 
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Maria ge Cécile et Antonio (1933) 

Imaginez votre grand-pére paternel. (Joseph Bégin) 
qui épouse en secondes noces votre grand-mère mater- 
nelle (Malvina Giguère Boutin). pour rassembler 26 
enfants. Bien entendu, les plus âgés étant au travail à 
l'extérieur. Par le fait même, h cene époque, Antonio iigé 
de 1 2 ans environ, vivait sous le même toit que Cecile, 
alors âgée de 7 ans. 

A 18 ans, Antonio va rejoindre ses frères aux "etats" 
pour revenir 6 ans plus tard reprendre le bien paternel, 
acquis par son pére, en 1896. Le 14 juin 1933, s'unissent 
Antonio Bégin et Cécile Boutin. De leur union naissent 
1 1 enfants. 

Cécile était une femme super active. Comme la 
plupart des feninies de cette époque, elle cardait, Filail, 
tricotait. t issüit, cousait, jardinai t, aidait aux travaux de la 
ferme, en plus bien sûr, des travaux réguliers de la 
maison. Étant une femmedévotieusc, elle inculqua la foi 
à ses enfants. Elle était Dame de Ste-Anne et Fermière. 
Cecile déctrda le 25 juillet 1965, h l'âge de 50 ans. 

En plus d'avoir éié agriculteur, Aiitonio exploita un 
boisé de ferme et une érablière. II apporta u n  salaire 
subs~entiel par son métier de maçon. II fut conseiller 
municipal plusieurs annees. maire de Gay hurst (1 95 1- 
57). Président de la coopérative et a fair parti du comité 
desurveillancede lacaisse Populaire. Antonio se remaria 
le 20 septembre 1969, h Jeanette Turgeoti Grondin qui 
déceda, le 20 aoCit 1989. Antonio vit maintenml au 
Pavillon Si-Ludger. 

De gauche à droite: Jean-Paul, Christiane, Rolande, Laurelte, Rosaire, Antonlo, Jacqueline, Estelle, Guillaume, Jeanne d'Arc, Jean- 
Noël et Carmelle. 

/88 



1 

Gaétlinc, .lean-Paul, Jacques, Nancy, Jean 

Jean-Paul, Cils d'Antonio Bégin (fermierjet deCécile 
Boutin, voir le jour à St-Ludger, le 3 février 1941. Étant 
le 7e enfant d'une famille de onze, le ler garçon, on 
décide après sa Be année scolaire. de le garder pour aider 
3. la ferme. Après u n  an, il va iravailler aux Etats-Unis 
comme cuisinier, pendant 6 ans. En 1965, âgé de 24 ans, 
i l  s'éiablÏt sur la ferme paternel le. 

Gaétane, fille d'Ernest Lapierre (fermier) et 
d'Émilienne Doyon, naquit le 15 septembre 1942, à St- 
Ludger. Après sa 7e année scolaire, étant I'ainée, elle 
interrompt ses études suite à la maladie et au decès de sa 
rnere. 

En 1965, Jean-Paul er Gaétane se marient. De cette 
union naissent 5 enfants: 

LYNDA, 24 ans, infirniière, mariée à Y van Bisson 
de Sr-Zacharie. Ils sont les parents de  Marie-Pier. Ils hlarie-Pier, Yvnn, Lynda. 
demeurent à St-Ludger. Lynda travaille au  Pavillon Si- 
Ludger. Yvan travaille sur la ferme, avec son beau-pkre. infirmiers au cégep Beauce-Appalaches. 

NANCIE, décédte à l'âge de 2 mois. JACQUES, 12 ans, fréquente l'école secondaire, La 
JEAN, 22 ans, etudianr en théologie 3. l'école bibli- Trinité de St-Georges. 

que d e  Sherbrooke. Nous sommes heureux de participer au livre-souve- 
NANCY, 18 ans, étudiante en techniques de soins nir  du centenaire de St-Ludger. 



Jean-Luc, Claude, Gaétan, Guy-Noël, Jean.Baptisle, Renaud, 
Diane, h v a t ,  Andrée et Ginette 

La famille Bégin tient à remercier tous les organisa- 
teurs de celte belle fête et à féliciter tous ceux qui  onr 
participer de près ou de loin à la réussire du Centenaire de 
Saint-Ludger. Les membres de la famille Bégin éprou- 
vent toujours un grand plaisir à revenir dans ce beau 
village. 

Pendant les premieres années de leur mariage Jean- 
Baptiste et Corrine demeurent dans le "haut du village" 
où Jean-Baptiste opère une bouctierie. 11 paraît qu'il 
faisait la meilleure saucisse de la Beauce. 

Plus tard, i l  achète une ferme dans "Borough" où les 
dix enfants grandiront. Quand Corrine succombe au mal 
qui laminedepuissi longtemps, Jean-Baptiste va travailler 
il Rochester N.H. où la famille ne tarde pas rl le suivre. 

Deux de ses garçons, Claude et Guy-Noël, vont 
s'établiren Florideet montent une manufacture d'armoires 
qui n'a pas cessé de prospérer. Jean-Baptiste esr alié les 
rejoindreavec "les petites", Andréeet Ginette, également 
Jean-Luc, Renaud ei Laval. 

Depuis. Jean-Bnpiisle est marié à Jeanne Dumas, 
native de Saint-Ludger et arnie d'enfance. C'es[ h East 
Angus qu'ils se rencontrèrent lors d'une partie de cartes. 
Maintenant la vie est banne pour eux, ils sont heureux 
dans leur belle propriété de Daytona Floride, où le soleil 
est souvent au rendez-vous. 

A part Gaétan tous les enfants demeurent aux Étais- 
Unis. 

Jean-Luc (Jeanne Rabren) ont deux filles, Michelle 
et Rachelle. Ils rksident à Dayiona Floride. 

Claude (Lucia Brignardello) ont deux filles. Yvette 
et Claudia, et une petite-fille Nicole. Ils habitent 3 

Corrine Lahhé 

Gaétan (Nicole Morin) habitent Ci Sherbrooke. Ils 
ont quatre garçons Michel, Alain, Richard et Pierre plus 
une peiire-fille Kim. 

Viateur (Doris Trudel) ont deux garçons Brian et 
Danny. Ils demeurent à Rocliester N.H. 

Guy-Noël est célibataire, i l  demeure h Ormond en 
Floride. 

Renaud (Suzanne Gnlliori) on1 deux enfants. Anne- 
Corrina et Adam. Ils demeurent à Daylona. 

Diane (Frank Hirtle) ont deux enfariis, Roméo er 
Lisa. Ils habitent Rochester. 

Laval (Sonia Alson) ont deux enfants, Ryan et Gina. 
Ils denieurent à Ormond en Floride. 

Andrie a deux garçons, Gerry et Arori. Elle habite 
Daytona. 

Ginctte(Jennix Bnxley)ont trois f i ls.  h4ike, Justin et 
Damon. Ils ont adopté Jeffrey et Rende. Ils demeurerit à 
Rellerive en Floride. 

Bonjours à tous! 

Ormond Beach, FloAde. Jean-Baptiste et Jeanne 
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Fiimillr: ïanruck.  Gaktaiie, Bernard, Roby et Lucie. 

Bernard, né en 1948, fils de Bernardin et de Ger- 
maine PCpin. Gaétane, née en 1949, fille de Placide 
Fill ion et de Thérèse Cloutier. Tous deux sont natifs de 
St-Ludger. 

Bernard projette u n  jour de devenir boucher, i l  va à 
Montréal prendre des cours. Par la suite, il a la chance 
d'exercer son métier cliez Joseph- AimkLacroix, épicier- 
bouclier. Plus tard, i l  va travailler aux 6tats-unis comnie 
menuisier, il ne tarde pas à devenir contracteur. 

Plus jeune, i l  jouait du hockey et du ballon-balai. il 
n'en perd pas le goût, quand le temps lui permet, i l  ainie 
bien chausser ses patins pour une partie de hockey. 

Dès l'âge de 16 ans, Gaétane est employée comme 
couturière h la manufacture Ray Boisvert, elle y travaille 
pendant 6 ans, 

En mai 197 1 ,  tous deux font des projets de mariage 
pour le &but juin, c'est à ce moment que Bernard décide 
d'acheier t'épicerie-boucher d'emile Park. Après quel- 
ques années, l'espace est trop restreint, i l  faut construire 
un nouveau commerce. C'est en 1978 que le projet se 
réalise ei le 29 novembre de la même année, tout est 
termink. 

En p h  de s'occuper de l'entreprise, Gaéiane fait 
partie de differents mouvements de la paroisse et des 

Trois garçons er une fille sont nés de leur union: 
ROBY, 18 ans. tout comme son père aime le spon, il 

joue au Iiockey depuis l'âge de sept ans. 11 travaille pour 
une  compagnie d'assurances comme agent et dans ses 
temps libres. il donne un coup de main à son père à 
I'kpicerie. 

YANNJCK, 12 ans son sport favori: le ski. II  prend 
plaisir A construire des forts dans la neige. 

LUCIE, 9 ans, n des talents en musique, spéciale- 
ment l'orgue. 

PASCAL, le 2e enfant, décède à l'âge de 7 mois et 
demi. 

Bernard ei Gaetane remercient la population qui, 
depuis 20 ans, les a encourages dans leur entreprise et 
souhaitent B tous u n  "Merveilleux Centenaire"! 

comités d'école. 



Faniille Honork Bégin. 

Pour retracer l'histoire de la Famille Bégin, i l  faui 
remonter aux années 1850. 

En effet, Honoré, f i ls  de Pierre Bégin, nait h Sr- 
Honoré de Beauce en 187 1. II est fi ls de cultivateur. I I  
renconcre Anna, native de ~ t - É p h r e m .  Elle est la  fille 
d'Hubert Leclerc, celui-ci est décédé à I'âge de 104 ans. 

De ce mariage sont nés 11  enfants dont 2 sont 
decedésen basâge. I ls arrivent àSt-Ludgeren 1902,pour 
s'établir sur une ferme dans le rang 1 .  Ils y sont demeurés 
pendant plusieurs années pour ensuite deménagerdans le 
rang 9 sur une outre ferme. Ils sont revenus au village 
pour y terminer leurs vieux jours. Après une vie  bien 
remplie, Honoré est décéde en 1 95 1, i I'âge de 80 ans et 
Anna en 1957, I'âge de 79 ans. 

Les quatre premiers enfants sont nés à St-Honoré er 
les autres à Si-Ludger. 

DENISE, épouse Ferdinand Trudel et demeurent à 
St-Ludger. 

HONO@ Jr, epouse Régina Leclerc et demeurent à 
SI-Ludger. 

JOSEPH, épouse Régina Rousseau et demeurent en 
Abitibi. 

ALFREDINE, épouse Léo Fecteau et demeurent 3 
St-Ludger. 

ELMINA, épouse Joseph Fortier el demeurent 2 Si- 
Gkdéon. 

ARISTIDE, épouse Aldérie Lapierre et demeurent A 
St-Jean Richelieu. 

LUDGER, épouse Jeanne Lessard et demeureni à St- 
Ludger. 

MARIE, épouse Grnile Fortier et demeurent à Val 
d'Or. 

GERARD, épouse Réginü Carrier et demeurent à St- 
Ludger. 

WILFRID, épouse Alplionsine Trudel et demeurent 
i Sr-Ludger. 

ROSE- bouse Louis Fecteau et demeurent à St- lèj-, nngé,: Denise, Alhédine, Rose, Elmina, Marie. %me ran- 
Ludger. gée: Hunoré Jr, Joseph, ArisIide, Ludgcr, Gérard, Wilfrid. 
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Régina, Honoré. Réginrild, Annetle. 

Honoré Bégin fils, né le IO septembre 1896 à St- Le 1 1 avril 1985 i l  décède; Annette vend la ferme 
Honori de Shenley, arrive à St-Ludger avec ses parents, son fils Michel. 
dans les années 1900; après quoi, il achkte la terre 
d'Orner Drouin dans le rang 9. Le 7 juillet 1984, Michel épouse Lina Nadeau. Ils ont 

2 enfants: Meggy et Bianca. 
Honore se marie h Régina Leclerc le 29juin 1921 .De 

ce mariage naissent 6 enfants dont deux décèdent en bas Aujourd'liui la  3ième gSnération des «Bégin» conti- 
ige. nue de cultiver la terre. 

Jules, Rkginald, Alexandra, Bertrand. 

Son fils Réginald est toujours reste avec ses parents 
pour cultiver la  terre. II épouse Annette Richard, le 3 
juillet 1947. De cette union naissent 12 enfanrs dont 2 
sont décédés. 

Gaétane, Mariel le, Carmen. Donald Gatran. Denis. 
Linette, Réal. Michel, Maryse. 

En 196 1 il achète la terre, et continue toujours de la  
cultiver seul, tandis qu'Honoré va travailler aux 6tats- 
Unis. 

En 1976, pour cause de santd, Réginald est obligé 
d'arréterde travailler; maisson épouseet ses filsexécutent 
tes travaux hliçhtl, Lina, les enfunts: hleggy, Eianca. 
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iMariagc de Donald et Cinetir. 

Donald est le fils de Reginüld Bégin et d'Annerte 
Richard. II esr n é  rl SI-Ludger le 14 iiovembre 195 1.11 est 
également le petit-fils d'Honor4 Begin et de Régiiia 
Leclerc d e  cette paroisse. 

Le 12 mai 1973, i l  épouse Ginette, fille alnée dc 
Michel Dupuis et de Noëlla. Ginette est née le 20 mars 
1952. Elle est la petite-fille d e  Micliel Dupuis et de Rose- 
Anna Gilbert de St-Ludger. 

De cette union sont nées 3 filles: Nathalie le 3 1 mars 
1975, Viçky le 1 3 mai t 976 et Marie-Josee le 13 novein- 
bre 1978. 

La famille demeure dans le 9e rarig de Sc-Ludger. 
Donald travaille depiiis 1976 à Iii Canam de St-Cidéon. 
Ginette, depuis 9 ans. a travaillé ;:i plein temps et rnnin- 
tenanr à tertips partiel sur In ferme avicolede Félix er Rita 
Desrrijker. Depuis 3 ans. elle a repris des 6tiides pour 
l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles. 

i\v.; Donald, Marie-Josée et Cinette. Arr.. Vicky et Niittialie. 

1 

Gaétan est le fils de Réginald Bégin et d'Annette 
Richard. II est né 3 St-Liidger le 18 février 1953.11 est le 
petir-fils d'Honoré Bégin et de Régina Leclerc de cette 
p;iroisse. 

Le 5 j u  iller 1975, il époiise Denise, née le 16 juillet 
1956 à Audet. Elle est l a  fille d'Hubert Grenier et de 
Laurettc Grenier. Elle est la petite-fille de Napoléon 
Grenier et de Joséphine Fontaine, d'Audet. 

Deux garçons complèteiit la famille; Éric, né le 20 
Evr i e r  1970 et Steeve le 9 ju in 1980. 

Gaétan iravaille sur la consrruction ou dans les 
chantiers coinine bùclieron. Quant à Denise, depuis plus 
de IO ans. elle travaille à In Drospo de Lac-Drolet. 

La famille reside maintenant à Audet. 

13ric. I l e n i s e ,  Gaétan, en avanl Stecrvc. 
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famille Odias BGgin et Démtrise Giguère: 
Eugkne,Cerlrude, Germaine, I,riiirirnne, Julietle,Albert, Roger, 
Mnrgucri te ,  Rose. 

Odias quitte Dorset en 1898 pour s'établir A St- 
Ludger dans le rang de Risborough, prés de la rivière 
Sanison. II épouse en 1903, Dérnérise Giguhre de St- 
Samuel (Lac-Drolet). 

De leur  union naitront 9 enfants, 3 garçons et 6 filles. 
Par l a  suite ils deviennent propriétaires d'un 2ème lot 
dans le même rang, ce qui  !es rapproche du village. C'est 
sur un coin de sa ferriie qu'on y construit une fromagerie 
pour accommoder tous ces ferniiers, et où i ls passeroni 
toute leur vie. Mais avec l'âge ils se voient obligés de se 

retirer c'est son f i ls Albert. ipoux de Thérèse Vachon, 
qui devient htrit ier du bien paternel, OU son tour, sa 
famille y grandit. 11s sont maintenant retires dans un 
centre d'accueil à Magog. 

Quant ti Roger i l  s'iiistalledans le rang 9, sur la fcrme 
ayünr appartenue à Ferdinand Bizier. Mais pour fonder 
un foyer il lui faut une compagne. C'est Rose, fille 
d'OnierLétourneau,qu'iI choisit. Rose a passé une partie 
de sa jeunesse h Qutbec. A cette époque, les dames de la 
ville qui avaient besoin d' une aide ménagSre, préftraient 
celles de la campagne. 

En 1938 ils s'épousent. De cette alliance 10 enfants 
sont nés. EII 1962 Roger vend la ferme pour devenir 
restaurateur au village. Une besogne très astreign'muire 
qu'i ts ne peuvent opérer longiemps, cause de sante. C'est 
alorsqu'ils font l'achat de la maison de U o p o l d  Couture, 
où i l s  resident actiiellement. Roger est allé travailler aux 
Étais-unis durant 5 ans, pour son fils. après quoi il prend 
sa retraite. tout en s'occupant h rendre service dans 
différents mouvementsparoissiaux. Tels: PrEsiderit de l a  
compagniede téléphone, de Iric:iisse populaire,de 1'O.T.J. 
et du club de chasse et pêche, commissaire, conseiller et 
directeur de Iri caisse pop. 

OdiasBégin est décédé le 2 1 janvier 1955et Dernérise 
Giguère le 14 août 195 1 .  

Tous nos hommages i ces pioniiiers, et bon cente- 
naire. 

Fiimille Ilogcr HGgin et Ilose Ibtourneau: 
Fernand, Reynold, Viateur, Normand, Colette, Lilianne, hlarjulaine, Pauline. 



Quatorze ans plus md, houa rd  &pouse en secondes 
rimes: Élise Paulioi, mére de 14 enfanis vivants. 

Pendant cc teriips, Georges, fils d3?.douard et de Rose- 
Anna, né le 13 sepiembre 1922, grandissait et apprenaii le 
niéiier au conisci de son père. En 1947, il achtie la fcme 
paternelle. L'annCe suivante, le30juin48. il Epouse Bernadeite 
Coulure, fille de loscph Couture e l  de Maric Bolduc, de SI- 
Hilaire de Donci.  Gcorges est IgC de 25 ans. C'est sur ceiie 
fernie qu'il élhvera scs 12 enfants. C'esi unc bclle famille et il 
en csi ficr. Bernadcite le seconde et I'cncourage. C'cst une 
fciiirne exemplaire ci une nkre cxccptionnelle. Sa vie fu i  
ccpendani irop courie, car elle ddcédc subircnicni le 8 avril 

Fami[le h O u a r d  Begin ((1928) ~ ~ s ; ~ :  Simcin, Georges, Samuel, 1981. Malgréson chagrin. Gcorgcs continueson iravail cncore 
lère rangée: Blandine, Édouard, Clément, Rose-Anna,lVelley e l  2 ans. vcnd ensuife son enirclirisc pour allcr demcurcr au 

tudger. Arrikre: Dtsiré, I rène et  Aimé. villngc avcc sa nouvellc épousc Carmen Beaudoin. 

Édouard Dégin et son épouse, Rose-Anna Leblanc ürri- Ccorgcs s'i nipl ique beaucoup dans Ics oi~gririi.saiions pa- 
vent 5Sr-Ludger pours'Ctablirsurunc ferrncdnnsle rang7,en roissinlcs. II csi dirccicur dc 13 Caissc Populaire, présideni de 
l'an 1900.11s y éltvent leur famille, à travcrs Ics joies et les la Coop c i  de I'0.T.J. durani 10 ans, conseiller municipal 
peincs. Voici qu'en 1928. un grand nialhcur s'ahai sur cux. pendant 8 ans, n~cii ihrc dc l a  choralc paroissiale dcpuis 27 ans. 
Rose-Anna, l'épouseer I'ârnçdu Foyer, dCcèdeaprks 6 niois de II iravaillc Cgalciiicni pour I'U.C.C., aujourd'hui 1'U.P.A. 
maladie. fidouard reste seul avec IOcnfanis. Heureuscmcni, sa 
fille Irtnc, quoiquc bicn jeune (16 ans), prcnd la rclkve aidLc Ayani dcs inomcnis libres, i l  fait des hcurcux avcc Ics 
des ses jeunes frères ei soeurs. piCccs qu'il sort dc son aiclicr dc bricolage. 

Fcrnic Parniliale Rtlrig 7. 

Famille G e o r g ~  %gin. Avant: Daniel, Tlernard, Bernadette, Ceorgcs, Mÿryse et 
Roméo. Arrikre: Pauline, Bi birinc, Juhanne, Carole, Louise, IlenoÎt, Rcni. et Jraii-Piiul. 
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Alexandre est né, le 30 avril 19 18, à SI-Ludger. J I  est 
le fils d'Élie ~ e n o î t  et d ' ~ m é l i e  ~ ichard .  II est le @d'une 
famille de 12 enfanis. 

En 1942, Alexandre rencontre une Fille du nom de 
Rose-Anna. Née le 8 octobre 1917, elle est la fille de 
Pierre Lachance et de Joséphine Hallé. Ils se frequentent 
pendant trois ans, avant d'unir leur destinée, le 4 avril 
1945. Decette union, sont néscinq enfants: Liliane, Jean- 
Pierre (décédé), Lise, Jacques et Lucie. 

Pour gagner la vie de son épouse et celle de  ses 
enhnis. Alexandre se rend dans les chniitiers de Baie- 
Co~iieiiu, de St-Tite dcs Caps pour deux ans, puis i l  se 
rend aiix États-unis, où i l  travaille I O  ans. 

Après la naissance de Jricques, i l  revient dans son 
village, où il  es1 employé au  irioulin i scie Dallaire, 
pendant trente-deux ans. 11 prend sa reiraite en 1982. 

Pendant toiit ce temps, Rose-Annn deriieure à la 
rnaison pours'occuperd'éleveret d'éduquer ses enfanis. 
Elle est Dame Clirkticnne et membre du Cercle de 
Fermieres depuis 55 ans. 

Comme activiié publique. Alexandre Fait partie du 
Conseil Municipal, i l  y siège pendant 9 ans. I I  occupe le 
posie d'inspecteur municipal pendarit 8 ans. 

Préseniemeni, i l  jouit d'une retraite bien riiéritée, 
avec son épouse. Ils sont entourés de leurs enfalits, qui 
polir combler leur bonheur, leur orit donné cinq petiis- 
enfants. 

Maryse ei Manon; filles de Liliane. 
Patrick et Stecve; fils de Lise. 
Maude: fille de Lucie. 
Depuis le 24 novembre 1989, une arrière-petite-fille, 

Catherine, s'est ajoutke à la famille, elle est la filie de 
Maryse 

Le 24 juin 1990, les enfants ont organise une fête 
intime, pour souligner le 45hc anniversaire de mariage 
d'Alexandre et de Rose-Anna. 

Nous sommes enchonrés de. participer à l'album 
souvenir des 100 ans de St-Ludger. 

Arrière: Patrick, Manon, Maryse et Steeve 
Avant: Alexandre ct Maude, Rose-Anna et Catherine, 

Jacqucs, Iaçie, hlexaridre, Rose-Anna, Liliane e t  Lise. 



Albtt'l Marie- Ange Marie 

Alhen,fiIsde Joseph Bellegardeet deMarieSamson, 
est né h ~t-Évariste en 1903. En 1910, ses parents 
dicident de venir habiter 3 St-Ludger, sur I'nncierine 
rouie 24. Comnie tous les garçons de son temps, il 
travaille sur la ferme. 

Au cours des annees 20, Albert fait la connaissance 
deMarie-Ange, venue comrneservnnte dansle voisinage. 
C'est la fille d'Élie Benoît et dlÉrnilie Richard. 

Lc 23 j u i n  1926, les cloches sonnent pour le ri iariage 
d'Albert et de Marie-Ange. Les premières années de leur 
union, ils habitent avec Josepli et Marie, parents d'Albert. 

En 1930, le jeune couple achète la ferme ~iaternelle 
et lacultive tour en élevanr la famille. Albert fait aussi des 
travaux h forfait pour les cul tivareurs qui requièrent ses 
services 

Pendant dix ans, i l  distribue le courrier de la route 24 
er des riings 1 et 2 

De cette alliance, six enfants naissent clonr trois 
décèdent en bas âge 

L'ninke, Marie-Rose, doit souvent remplacer son 
père 5 la ferme car Albert doit clicrcher d'autres revenus 
pour ilever sa famille. Elle épouse Lucien Rodrigue. Elle 
derneiirei St-Ludger. Tous Ics deux sont retraitéset sans 
enfants. 

Le deuxième. Peul-Eugène, est cultivareuret niarié à 
Marie-Lourdes Fecteaii. Ils demeurent sur la route 204, 
ils ont 13 enfanrs. 

La dernière, Laurette, épouse Raymond Gagnon qui 
décède en 1969. Urie fille est née: Raymondc. 

En 1956, Albert vend sa ferme à son fils, Paiil- 
Eugèiie. puis i l  décède le 29 septenibre 1948 I'âgede 65 
ans. Marie-Angede~neurea\rec Laurette plusieursannées. 
Elle Mnéficie maintenant de soins prolongés A l'hôpital 
de. Lac Megant ic. Elleest enrourke deses rroisenfants. 14 
petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants. 

La fainille rend hommage aux pionniers qui ont b(itj 
la  paroissc de St-Ludger. 
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Grange d'Albert (1930) Maisun d'i\lhtcrt (route 24) 



Fils de Marie-Ange Benoît et d'Albert Bellegarde, 
Paul-Eugene voit le jour h St-Ludger en l'an 1928. 

11 fait ses études primaires à I'ecole du rang; piiis il 
seconde son père aux travaux de la ferme. 11 fait  riiêrne du 
taxi les fins de semaines, ce qui lui permet de renconrrer 
Marie-Lourdes, sa fiiture épouse. Elle es1 la fille de Léo 
Fecieau ei d'Alfredine Bégin de Si-Ludger. 

Le 1 S ociobre 1950, ils s'épousent pour le meilleur et 
pour 12 pire. En 1956, Paul-Eugène achéie la ferme 
paternelle. Le jeune couple s'applique h la rendre plus 
productive en améliorant le troupeau laitier et en moder- 
n i s a i ~ ~  la machinerie aratoire. 

En 1963, ce producteur décide d'acheier l a  terre de 
son voisin pour subveiiir aux besoins d'un iroupeau 
grandissant. En 1965, de 15 qu' i l  érait, l e  nombre de 
vaches passe A 25 puis à 38 en 1975 après un agrandisse- 
ment de I;I vacherie. Ceci nScessirait aussi plusdegériishcs 
de remplacement. 

En 1972, poiir apporter plus dc conforr 1 sa fariiille, 
Paul-Eugène rLnove la rilaison. 

Les chaiigemenis survenu.; sur la fertile sont ririidus 
possibles grüce à la pfiriiciparion de cR;icuii des menibres 
de In lamille qui coriipie 13 enfants tous vivnnrs et  16 
petits-enfants qui font l a  joie de leurs grands-parents. 

Maric-Lourdes a toujoiirs secoridS son niiiri à la 
fernie en plus d'être nière et éducatrice de ses enCants. 

Ln  faniille Bellegarde occupe celte ferille poiir Iii 3e 
ginération, elle est fikre de participer 3u Centenaire de 
~ t - ~ u d ~ e r  et souhaite bon ~"ccès i u x  organisateiirs. hlariage: P d - R u g P n e  et  h.13rie-1,nurdçs. 
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filÿri'igr d e  Louise. Avant: Françine, Rayniondr, I.ouisc, Marie-Lourdes, Püul-Ei~g~ne, 13ri~no, <;ino. ArriGre: Marcel, Jeari-Pierre, 
Nicole, Gaéhn, I,urie, Raynald,  Renaud, Naih,ilie. 



Aldnra, Adolphe, Aurore, Marie, Rerltic. REv. Paul l.apierre, fils de L i o i i r l .  

Eii 1904, Adolphc Bilodeau vieni s'établir dans le nic ,  Liiiei te, er dCc2dSe e i i  1988. Guillnurne f illion est le 
ritng 7.  à St-Ludger, voisin de Josepli Fi Ilion (le noir). petit-fils d'Aurore er Riiii i. il denieure B Sherbrooke. 

I I  6pouseMarieGosselin deSt-[sidorede Dorchesizr. Miirie deckde le 24 avril 1938 et Adolphe le 13 
sspienibi-e 1962. 

Onze enfants sont nés doiit 3 seulçmcnt sonr vivanis. 
Ils adoptent à l'âge de I 1 iiiois. Fleiireite Dallaire, or- 
pheline et elle dicède dès l'fige de 6 ans. de la iiibercu- 
lose. 

Mai-ie, que l'on appelaii "Mnie Adolphe" dans le 
voisinage, éiair toujours prête 5 rendre service. s ' i l  y avait 
quelqli 'un de maladednns lesnlen tours,elledisai t :  "Mets , 
ra lampe ül lur~~ée dans ta feiiêtre et j e  vais surveiller". A 
cette époqiie, le téléplione, on ne le coniiaissaii pas. 

En 1928, la terre fut veridue à Josepli Fillion, son 
beûu-frè.re,et i l s  vont demeurerparlasuiteà Lac Mégaiitic. 

ALDORA. l'aînée desfilles,kpouseLionel Lapierre. 
f i ls  de Cyrillç. I ls ont 5 enfants: Réjean. Paul, Laurier. 1 
Lorraine et Fleurette. 

RERTI-IE, inf i  rinière, épouse Georges Blais. 

AURORE, la cndetre, épouse Rémi Goupil de Lac 
Méganiic et von1 demeurer à Sherbrooke. Une fille c ~ t  i , i i i c ~ ~ c ,  t<i:iiii! Cuiilaumr, Auiorr. 
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Assis: Christian, Jacqueline, Victor, J(içelync. 1)rboiit: Gliislairlr, Jsçques, Denise, Rwk, Cuglaine, Réal. 

Victor, f i l s  d96rnile Bilodeau et de Valéda Fauclier. 
n& le 4 août 191 5 A Sr-Ludger. II épouse Jacqueline 
Laurendeau nCe le 7 oclobre 19 1 8. de Si-Jean-Port-Joli, 
le 15 juillet 1944 à Richelieu. De leur iinion4enfanissonl 
nés: 

travaille chez Eniballages Cascades 1nc.depiiis 1977. I l s  
ont 3 enfants: Siéphanie, Jean-François, Chrystel. 

A Si-Ludger, Victor derrieurait dans la maison de 
Bernard Fluet aujoiird'hui. Son occupation principale, 
fut de pasber le pain, beau ieinps, riiauvaisienips, pendant 
23 ans, pour l a  boulangerie de son frkre Henri, er Doyon 
deSt-Martin. Il fui aussi represeninnt des produits Familex 
durant 8 ans. Dans la  communauié paroissiale, il a été: 
Policier municipal, Chef pompier, resiaurareur, barman, 
Pkre Noël, Chevalier de Colomb, niembre de la  chorale. 
Quant B Jacqueline, elle fut cuisinière et pr6posSe aux 
bénéficiaires du pavillon de la  paroisse. 

Jocelyneest néeBRichelieu, elle épouse Réal St-Cyr 
de Vicioriaville. Elle a occupk le poste de direcieur des 
achats pour Industries Victoriaville Inc. peiidant 10 ans, 
et est mainlenani secrétaire. I l s  ont 2 enfants: Marie- 
JosEe et Domiriiqiie. 

Chrisfian Cpoux de Ghislaine Tlierrien de Lac- 
Drolei. Api-ès avoir fait lin stiige dans I'iiviarion, est 
nininienatii infirmier 5 l'hôpital d'Arthabnska depui\ 
1970. I l s  oni 2 enfants: Siéphane et Éric. 

En 1974, ils deniénagent à Vicroriüville rejoindre 
leurs enfanis. Vicior travaille iiu service d'enrretien 
iiiénager Saint-Marc. ei dans I'iiidustrie du nieuble 
pendant 9 ans. 11 décède le 7 niars 1986. Jacques 6poux de Denise CôiE de Victoriaville, est 

aciuellenient directeur adjoint pour la Cie. Uniroral. Ils 
ont 3 enfants: Manuel, Mklodie, Charlie. Jacques i faii de 
la musique avec le groupe: Les Cndeis de St-Ludger. 

A 10"s les r2sideiits de St-Eudger, qui nous on1 vu 
grandir, veuillez accepter nos meilleurs voeux de succès 
eii cette année du Cenienaire. 

Rock époiix de Guylaine Moreau de Vicioririville. 



Henri, Lilianr, Marie-Claire, Gilles, hlicliClc. 

Heriri, né i'i St-Ludger en 1910, est le fils d'Éinile coiiirrie I;i diirise ét;iit d2ftndue, chacun y nllaii de  sa 
Bilodeau et de Valéda Faucher. Sa jeunesse se passc li chünsoii, i iccoiripiign~ 1i;ir celles qiii avaient un peu 
Risborough, sur Iü fei-iiie de son père, app;irienilnt d'oreille pour ILI iiiiisiqut., p:ir eseniple Marie-Louise 
aujourd'hui à Jean-Luc Boulanger. Sn rnére décède en Provost ct Cici le Llipierre. Ori se souvierit encorede Ma- 
1915 laissant une famille de 9 enfants. Les fillcs iiînées K i -K i  iiitei.prPiSe o;ir Marie-Claire ct bien cl'autres en 
continuciird'élever la frirriille j u squ ' i  ce qii'elles-niêiiies duo iivcc Heliri. 
fondent leur foyer. 

Joytiix Ceritzri;iire i ious!  
C'esr donc Eugène qui oeuvre par la siiile coiiirne 

ménagère, rnêine qu' i l  tricote les bas ci les mi taines pour 
ses frkres. 

Hcnri fréquente Marie-Claire. fille de Josepli Mor i i i  
et d' Aurén Bolduc, demeur~int hur la fcr i i~e cle Raynioiid 
Mercier aujoiird'liui. Son pkre devient veuf avec 10 
enfants, h la naissnrice du dernier en 1979. Miirie-Clilire 
terrnine son cours cliez les Srs de la Chiirité de Si-Louis 
polir enseigner. En 1935, i l a  s'épotisent cl viilciit sur I;i 
ferme familiale du rang 7. Trois enfants sorit riés de leiir # 

t OP 

union: Gilles, Liliane et Michelle. 
I 

@ a . -  -! 
En 1945. i l s  verident leur ferrne, er foiir I'iichat de Iii , 4 

boul~ingerie d'  AmédCe Rodrigue au v illrige, q u '  i ls  opS- 
reni bur Urie plus grande éclirlle. Henri s'est i i i ~ p l  icluk au .- 
niveau p;iroissial cariirne Maire dc Rkborough, prii-hi- 
derir de la Cie dc Téléphone, et prksident de la Cri is~e 
po[~ul;iire. En 1963, il vend soli conimerca à "Lnrochellc 

\ 
et Frères" pour aller vivre ;j Mégüntic, et plil< i;rrd, b 
Sherbrooke, où i l s  sont acltiellcmeiir. ' a  & 

* <  

II noiis reste un bon solivenir de Marie-Claire qii;inrl 
elle enscigriait à Risboroiigh vers 1 934. Dans les veill6cs 
du voisinage. presque pariout il y avait un hai.ii-ioiiium, fiiiiilr Hiliidr:iii, 1,i.r~ dlHc.riri. 



Liliaiie, fille d'Henri Riloderiu et de Marie-Cl;iire 
Morin voit le jour 1i St-Liidger. 

Elle fréquente le couvent et termille ses études i 
Loreiieville. En 1958, Lilianeesi iristitutrice et enseigne 
h la I et ILI 3'"""nnée au Coilvenr de St-Ludger. 

Le 7 iioût 1962. Liliane épouse M e r c e l  Dalliiire et 
réside à Sherbrooke. 

Elle a qiiatre en faiits: C1i~udi;iiie. Cüiliziiiie, Mi ircel ,  
ls~ibelle. 

Après Ic d&cès de M a r c e l  eii 1988. Lili:iiie coiiiiniiz 
d'operer l'entreprise jiisilu'eri fcvrirr 1990. 

Nec cn l943, Micliiilc csi la dcriiitrc dcs ciil'iiii~h d' tlciii,i 
I3iltdcnu cidcM;iric-Cl;iircMcirin. Ellc i':iii.rcsi.iudcl; priiii:iii.ch 

SI-Liidgcr c i  scra Cgalciiiçni p~iisioriiiiiirc à I,oi~ciicvillc c i  ii 
Jackiiinn. 

Plu1 iiii-cl, cllc Etudic cn gLruiiirilogic 1 '  Hôicl-Dicii rlc 
QuElicc. Ellc iriivnil l c  çciiiiiiie prfpcihc'r: :ILI x IiCiiGtic i:iirch. 

~ I ) ~ I C  t j u ' c l ! ~  OCCIIPC: ~oujoul . s .  EII 1065, CIIC ~ P O U S Ç  J C ~ I I -  
Pici-1.c I3oiic.lici.. Cc tlcriiicr chi eriiployC dcs I'ohrcs depuis 25 
; I I I ~ .  Il.\ ~L'IIICLII.CIII SI-B:L~IIC-IC-GI.:~IIJ. 

Oc Icui. uiiiriii soiit iiCh dciix I ï l r :  
Jtiiji-Fi i t 1 q o i 5 :  p l o i ~ ~ l ~ i c ~ .  
Al:iiri ciiiptriyC clc Bcll C;iri;i<l:i 



Roméo Bizier est né le 12 août 1909 à Saint-Mé- 
thode. II va i I'ecole jusqu'à l'âge de 13 ans. Ses études 
sont inrenompues à tout moment pour aider aux travaiix 
de la ferme. Ensuite, il travaille dails lescliantiersà Berlin 
N.H. et àDolbeau Lac Saint-Jean, revenant la terre pour 
les gros travaux. 

À 20 ans, Roméo pense au mariage, son père l u i  dit: 
"Ça presse pas Roméo pour te marier"! "Non, mais 
j'veux pas attendre que ça pressa". 

Le 18 août 1930, i l  épouse Aurore Mathieu, n&e le 
16rnars 1913àSaint-Méthode.Lecoupleden-ieuresurla 
ferme des parents Bizier durant 8 ans. Après leur pte- 
mière année de rnariage, Aurore donne n;iissance à une 
peiite filledu nom d'Olivette. Dans In farnille Bizier. i l  y 
a rrois jeunes filles, gui toiites veuleni bercer er cajoler le 
bébé. Roinéo leur dit: "Attendez l'année prochaine, 
vous allez toutes en avoir un". En effet. u n  coiiple de 
jumeaux verra le jour: Pampliile er Camille. 

En 1938, Roinéo acliéte sa propre terrc et pour 
repoudre aux besoins graridissants de la famille, i l  Ira- 
vaille dans un moulin à scie pour O, 1 O$ cents de l'heure. 
Douze enfants naissent h Saint-Méthode. 

C'est en 1950, qu'ilsarrivent à Saint-Ludper sur une 
terre achetée de Paul Lamontagne dans le rang 9. U n  
deuxième couple de jumeiiux naîtra ei inettni f in à leur 
famille qui compte 14 enfants. 

Aurore n'a jainais eu une grosse santé, ses garçons, 
Ies ainés l'ont beaucoup aidée, particu 1 ièrement Pamphi le 
pour les gmnds ménages. 

Pour cultiver, la mode est maintenarit au tracteur, 
Roméo n'en a jainais eu, il aime trop les chevaux et ça 
depuis sa plus tendre enfance. Quand il etait p'tit gars, 
son père élevait des chevaux et chaque année il lui 
confiait un poulain en disant "prends en bien soiri, ça va 
être le tien". Comme de raison le père le vendait et le 
manège recommençait les années suivantes. 

Ils vendent leur ferme en 1965 et garde la maison 
qii'ils h;ibitèreiit dix ans. Après quoi, ils viennent s'ins- 
taller route 204 près dc leurs filles. Ce fut lin grand plaisir 
pour Aurorc qiii ne s'était jainais sentie chez elle au rang 
9 

Roinéo a toujours gardé uri grand intérêt pour les 
chevaux de toiites les grosseurs, du cheval detrait au petir 
poney. 11 aime se balader en voiture. Même aujourd'hui, 
où i ls sont residents au Pavillon Saint-Ludger depuis 
deux ans. C'est un grand plaisir pour lui que d'aller voir 
son cheval chez son fils Fernand. 

Aprés 60 ans de iiiariage, Rom60 et Aurore sont 
Iieureux. Ce sont des gens sy inpatliiques er généreux qui 
aiment bien la compagnie des parents et amis. 

P.%: La vie a parfois de ces contrndictions et inet fin 
5 nos plaisirs terrestres. En effet le Seigneur est venu 
cueillir Roméo le 24 mai 199 1. 

En arrikre: Normand, Pamphilc, Camille, Oliva, Laurette, Fernand, Laurent, Real. 2e Envoye ma brune, semble dire Rom60 
rangCe: Hugurtle, Roméo, Aurore, Ghislaine, .lean-Marc. lkrr rüngbe: Gagtan, Lise 
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Norinand fils de Roiiii.o Bizier ei d'Aurore Mi i lh ieu 
est iié le quarre décembre 1934, à St-Métliode. 

Cinquièrtie d'uiie famille de qiiiiiorze eiifiiiits, il 
arrive 3. SI-Ludger en 1 950, avec ses pnrenis clui orit înil 
I'üclini d'une ferme, dans le neuvikirie rang, au bord de III 
rivié1.e Samson. 

Étant parrni les il7nés de Iii f'iimille, il piinicipe aux 
travaux agricoles avec son père. 

Le 27juiIlet 1957, il ipouse Coleite, f i l  le de Bel-triiiid 
Blnis et de Ritri Dupuis. 

Le couple demeiire au v i  Ilage quelques anriées, Nor- 
mand travaille daiis unatelier de ripariirions de ni;icliititis 
agricoles. Par lu suite, Normand déniéniige drins le 1 IL 
rang, non loin du Clubde chasse et pêche polir y deiiieurer 
u n e  dizaine d'nnnees, continiirint d'oeuvrer diinî Iii m2- 
can ique agricole. Son épouse s'occtipe des triivnux mé- 
nager.?;. Quatre enfants teroiit Iii jo ie  de leur foyer. 

SUZANNE: travaille en secrtstiiriat iiit'ori-n;iiique, 
elle esi l'épouse de Claude Turriiel. I ls ont deux enfriiits: 
Kim ct Joanie. ils denleiirent ri LAC-MeGANTIC. 

JOCELYNE: iiiénagkre, iiiari6e h Cliiude Rniicoui,(. 
I ls  ont deux enfants Maxiriie, MeIodie. I l s  habitent i 
LAC-MEGANTIC 

ALAlN est inacliiriiste. II a Fait I'üchat d'uiie ni;ii\oii 
i Si-Géddon. Sa campagne, Lindii Bégin est cout uriére ii 
ST-M ARTTN. 

DIANE. a 15pousé René 'l'urcotte. El le est esiliéii- 
ciciinc A LAC-MZGANTIC. 

Er1 1957, l a  famille Bizier revierii iiu vill;igc, Nor- 

iiiniid y coi is i i~~i i i  iiii atelier de iriiichines agricoles puis 
uile cioiivelle inaihoii hiIr Iii rue Principnle. Ce dernier est 
;ilors ;iiteini (l'une ii1;il:idie sérieuse c j ~ i i  l'oblige i un long 
i.epos. PrGseiiteiiiriit, il t ravuil le coirime mécanicien à 13 
COOP de LAC-MÉG ANTIC. Les  membres de la famille 
soiili;iiiciit 11 r i  fi,;iiic hucciis n t ~ x  fêtes du centenaire, 



Homme de grand mérite et hautement respectable, 
monsieur Ferdinand Bizier s'inscrit parmi les pionniers 
de Saint-Ludger. On le trouve, vers 1' an 1914, sur un lot 
de colonisation, dans le rang 9, où i l  traverse les durs 
temps de la crise économique. 

Par la suite, il devient rksident du village. exploitant 
une grande ferme qu'il n'a cessB de moderniser. Pour 
nourrir ses porcs, il avait installé un tuyau partant de la 
beurrerie situee de t'autre côté de la rivière, et ameiiant te 
lait de bcurre jusqu'b sa porcherie. "L'Ordre d u  Mérite 
agricole" a honoré ses succès 3 plusieurs reprises ... mais 
sa belle-soeur Bertha, n'apprkciait pas tellement de voir 
son nom &rit au-dessus de la stalle d'une vache enregis- 
trée ! II se défendait bien d'en être responsable ... 

C'est cependant en tant que commerçant de chevaux 
et d'animaux vivants, puis d'éleveur d'étalons (repro- 
ducteurs), qu'il a surtout acquis sri popularitk. Peu ins- 
[mit, i l  avait le sens des affaires; il tenait sa coniptribiliié 
dnns sa tête et  calculai^ les intkrêts avec une précision 
capable de défier les meilleurs ordinateurs ... Malgré tout, 
son cmur génkreux et compréhensif savait aitendre ses 
débiteurs et même parfois, faire don d'une balance de 
dette. 

On l u i  reconnaissait le don de "ramancheur" selon le 
terme de l'époque. II cornprenait narurellement I'anato- 
mie du squelette : i l  replaçait les os luxés ou cassés et 
irai tait les foulures. Nombreux furent les béntrficiaires 
satisfaits qui ont échangé chez lui leurs gSmissemenis 
contre des rires de soulagement. 

Travailleur acharné, i l  portait également une grnnde 
fierie pour sa paroisse. Aussi, s'est-il impliqué 
bénkvalenient dans plusieurs causes, enme autres: la 
construction de la salle paroissiale, la coopérative ngri- 
cole, les requêtes pour I'obtent ion d'octrois gouveriie- 
mentaux en vue du bien public, etc. .. 

11 fut  facteur rural, couvrant le plus long des parcours 
de la paroisse. En hiver. l'automobile est remplacée par 
une sorte d'abri érigé s u r  un traîneau tir6 par un  cheval. 

En 1947, i t  est nommé maire par accianlation. Aprh Ferdinand et Rose 
un premier ierrne. en 195 1 ,  uiie élection le reporte su 
pouvoir pour un  deuxiétne mandat qu'il nc renouvellera 
pas en 1955, car le cancer qui devait l'emporter quatre 
ans plus tard. avait déj& commencé son oeuvre. 

Maintenani, en 199 1 ,  des seize enfants qrie lui oni 
donnks ses irois épouses consécurives, i l  n'en reste que 
huit: Lucie-Anna. Irene, André, Tlikrése. Rita, Léo. Donat 
et Benoir, tous éloignés. Deux de ses trente et u n  pctits- 
enfants: Richard et Pierre TrCpanier, fils de Rita, vivent 
actuellement à Saint-Ludger. 



Camillc cr Josephine rimi vent B Si-Ludgcr, de si-hariste, 
en voiture, A l a  suite dc leurs noces, le 23 juin 1908. Ils 
s'élablisseni alors sur leur terre, achetée de Jos Rodrigue dans 
Ie Rang des aPlunieis«, aujourd'hui connu coninie Ic Rang  
1 .Ils ilCves 8 de leur 12 enfants dans leur petiic maison situfie 
aujourd'liui, comme autrefois, enire les fcrnies de Léon 
Beaudoin et d'Adrien Blais. Ellc n'est guère plus grandequ'un 
garagc, avec un deuxiknie Liage h peine assez haut pour 
pouvoir se tcnir deboui. 

A pariir du premier né, voici leurs enfanis ct leurs pciits- 
cnfariis: Maric-Angc6pouse Vic~or  Lessard; lcurs enfan1s:Jean- 
Maric el Lucie; GCrard qui Cpousc Margucriic Morin cn 1949, 
a trois cnfanis: Colclie. Rejeannc et Bibiane: Léonard Cpouse 
Benoisc Rosaen 1943;lcursenf~1nis: Louisctic, Robcri. Gérard 
el Rtnald; Fortunoiépousc Bcrnadcrte Bolduc en 1943. i l s  on1 
4 enfants: Cisèle, Céline, Claire er Marcct: Graiia qui choisit 
lecklihai, prend soin dc ses parcnrs. Cyrillc tpouse AlinaSloicr 
en 1968; Adrien épouse Thtrkse Poulin Rodriguc cn 1947; 
lcurs enfanrs: Laurcnt, Jeanni rie. Moniquc, Lise cr Solangc; 
Sylvio fpoiisc Marielle IICbcrgc cn 1954; lcurs enfianis: 
Ricliard, Jocelyn, Gilles. Cuylainc ei Éric. 

CarniIIcesi pnrtiii Ics prcrnicrs de la paroisse à achcicr unc 
aulo, unc Eshex 1929, pour le prix de MOO.. Sa Iroisittiie auto, 
une Ford 1935, est dirigCcaccideniel leiiieni dans u nc "cnlvcitc" 
Ir~rsquc lcs jcunes essaicnt dc la conduire 

Joséphine boulange un "ccni" de farine cl~aquc scniainc à 
iravcrs s:i besogne: la couture et Ic iricot. Pendant I ' h i v~ r ,  ICS 
jeunes Blais, bons vivnn~s.  embarqueni dans uncgrandc boîic 
de bois \ur Ic gros traîneau avec "l'lioeu" ct glissciii IOUS 

ensemblejusqu'au bas dc la côic. Pourrcrnonier, i l s  îoni iircr 
IC traîncau.prir "I'bocu" pour ensuite rcclcsccndre encorc tous 
cnsenil-le - "I'boeu" n'a pas l'air d'avoir d'objeciions. 

Plus lard, pour aççoiiiodcr lcur fainillc qui nc cesse de 
s'agr;indir, unc plus grandc tnaison fur hâiie à côié dc la  peti tc. 
Ccttc iiiüis<in fut dEii16nagtc au village dans la  ruc de l'Église 
cn 1967. Iaqucllc iippaflicnt. aujourd'liui, Ci Gérard, l'aîné des 
gliqons. Lü plupart dc lcurs enLanrs se sont dparpillbs un peu 
parcoui pour irouvcr du iravail tiiais se r;içscmhlen~ souvent à 
Si-Ludgcr pour des reunioris dc faniillc - où lcurs prcmiers 
hoiljours sont hahiiucllcincn~ "sors ics caries". 

Assis: Camille et  JosPphine. Debout: Sylviu, Craliii, Adrien, Cyiillr, Forturiai , I,i.unürd, Marie-Ange, CGrurd. 
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Mariage de  Gérard et Marguerite. 

Originaire de St-Ludger, Gérard, le premier garçon 
de Camijle Blais et de Josephine Tanguay. voit le jour le 
29 fëvrier de l'année bissextile 1912. 

II travaille la culture de la terre et l'automne arrive, 
ce qui l'obhge B se rendre dans les chantiers vu la lenteur 
de l'ouvnge à la ferme. 

En l'année 1948, avec un  bon copain ils se rendent h 
St-Hilairede Dorset pour une visite chezune tante de son 
c0pain.k 19 janvier 1949, les suites de sa visite à St- 
Hilaire de Dorset sont présentes car il épouse eri cette 
paroisse, Marguerite, fille deRené Morin et d' Antoinette 
Lamontagne, née le 3 décembre 19 1 3. 

Margueritedemeure h la maison jusqu'à son mariage 
étant I'ainée d'une famille de 15 enfants. elle partage 
l'ouvrage avec sa mère 

De cette union,  six enhnrs sont nés dont trois filles 
sont vivantes: Colette, Réjeanne et Bibiane. 

Gérard prend possession de la terre familiale dans le 
rang 1, l'année meme de son mariage et, peridant quel- 
ques annks, Camille et Jostlphine, ses parents, Gtatia sa 
soeur, logent tous sous le même toit. 

Gerard culrive la [erre jusqu'à l'année 1964, zl ce 
moment il doit la vendre pour cause de maladie. 

Pendant toutes ces années à la ferme, tout le monde 
esi heureux car le voisin de droile est Adrien, son frère. 
les enfants passent plusieurs heures s'amuser ensem- 

A l'été 1967, la maison de GLrard est toujours dans 
le rang 1, il dCcide de la déménager au village prhs de 
I'eglise. Tout u n  voyage pour une maison. Elle a passé 
toute une f in de semaine stationnée dans la <<Côte cro- 
chew. Une fois B destination, Gérard la rdnove au coin- 
plet. 

Marguerite, en plus de l'entretien de la maison, ne 
veut perdre aucune rninute de la vie. Elle fait beaucoup 
d'artisanat et de couture. Que de courtes-pointes elle 
confectionne! 

Durant toutes ces années, les joies et les peines 
unissent !a famille. En mai 1974, tous reunis, on souligne 
le 25' anni versaire de Marguerite & Gbnrd. Le 24 octobre 
de la même année, Marguerite decède après une courte 
maladie. 

Un loisirdeGérard. lachasse à l'ours. Tout en jasant 
avec l u i ,  i l  peur vous dire qu'au moins une fois, i l  a eu 
peur pour en irembler u n  peu. Aujourd'hui, il en rit de 
cette journée. 

Gérard aime bien le bricolage, le "pool", son jardin 
et surioui les cartes; "C'est un Blais". 

11 fait pari ie du Club de l'Âge d'Or et est u n  membre 
actif des Ctievaliers de Colomb. 

De rouies ces années, une richesse inoubliable de- 
meure pour tous ceux q u i  les entourent. 

Colette, Bi biane, Rijtaririe. 
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Msriage de Fortunat et nernadette 

Fortunat, le 3t'nc garçon de Camille Blais, épouse 
Bernndetie Bolduc, fille de Dominique et de Parnéla 
Couture. 12 9 juin 1943. Ils  établisseri rit h Risborough sur 
une terre de 50 arpents achetée de Josaphat Qui riori polir 
la soinme de 3; 1.100.00. 

Une couple d'ünnees s'erivolent. Le trav;iil conduit 

Fortunat au loin I'liiver et de retour au printemps. i l  
s'occupe d e  sa ferme et exerce son métier de menuisier 
dans la paroisse. Mais voilà qu'un jour, pour des raisons 
de santé Fortunat et Bernadette sont obligés de vendre 
leur terre. Ils décident alors d'aller demeurer au village. 
Fortunat qui avait toujoursrêvé de bâtir sa propre maison, 
se met à l'oeuvre sans délai. Au bout d'un an, Fortunat et 
Bernadette entreni dans leur maison neuvc, voisine de la 
Caisse Boisvert, à quelques pas de l'Église et du Cou- 
vent. De ce mariage sont nés 3 filles et un garçon. 

Fortunat construit une  trentaine de granges dans la 
paroissedest-Ludgeret plusieiirs autresdans les paroisses 
environnantes. I l  achkte In petite école p k s  d u  rang de 
Risborough pour la dk~iiénager voisiii de chez-lui et la 
rransformcr en résidence pour ses parents et sa soeur 
Graiin. En juillet 1959, Foriiinat et Bernadette laissent St- 
Ludger avec leurs enfants pour nllerden~eurer aux Êtats- 
Unis oh la construction est abondante. 

Voici leurs enfants et petits-enfants: 
GISÈLE épouse Paul Chouinard en 1965, deux en- 

fants naissent: Paul Jr et Michèle. 
CELINE épouse ~ a u 1  Chiasson en 1967, ils ont Paul 

et Jeffrey pour enfants. 
CLAIRE, élevée par sa ii~arraine, Madeleine Bolduc 

et Oncle Odilon Rodrigue de Lac Droler.aiitrefois St- 
Samuel, épouse Robert Bourqueen 1973, deux filles sont 
liées: Christine et Hélène. 

MARCEL épouse Linrla Johnson en 1972, ils ont 3 
erifants: Timothy, Thomas et Jennifer. 

vingt ans après s'ëtreétablisauxÉtats-unis, ~ o r t ~ i n a t  
et Bernadctte son1 de retour au Québec, prenant leur 
retraitenSi-Georges-de-Beauce. C'est maintenant là que 
leurs enF;ints se réunissent plusieurs fois par année. 

4Sr anniversdirc de mariage (19811) De gauche i droite: Cfline, h,Iarçel, Berniidette, Fortunat, Giuéle, Claire. 
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ThCrkt et Adrien 

Né le 25 novembre 1923 dans le rang 1 Nord de 
Saint-Ludger, Adrien est le 7e enfant de Camille Blais et 
Joséphine Tanguay. Adrien frQuente I'icole du rang et 
coniplète une année au Séminaire de Saint-Victor. I l  
passe son adolescence A aider aux travaux de la ferme 
l'été et, l'hiver, à travailler dans les chantiers. En 1 947. 
après deux années de fréquentations, i l  ipouse Thérèse 
Poulin. 

Née le 2 mai 1927. B Saint-Martin, Thérèse est la 
dernière enfant de Joseph Odilon Poulin et Adèle Pépin. 
Six jours après sa naissance, Thérèse perd sa mère et à 
l'âge de deux mois. elle est adoprée par Alexandre 
Rodrigue et Maria Lessard du rang 1 Sud de Saint- 
Ludger. Thkrèse fréquente I'6cole du rang et complète 
une année au Couvent de Saint-Ludger. 

Adrien et Thérese s'ehblisseni sur la ferme voisine 
de celle de Camille Blais. En octobre 1949, lors d'un 
violent orage, un incendie détruit les bâtirncnts de la 
ferme et leur contenu (animaux et machinerie). La niai- 
son est toutefois épargnde et, grâce à ia grande gknérosiik 
des CO-paroissiens. u n  mois apres le terrible incendie, la 
grangeest reconstniite tellequ'on peut lavoir aujourd'hui. 

Les revenus de la ferme étant "minimes", Ies années 
de vaches maigres qui suivent s'avèrent difficiles pour le 
jeune couple. Afin de subvenir aux besoins de la famille 
qui s'agrandit, Adrien doit s'kloigner des siens et ira- 
vailler dans les chantiers dix mois par annke, laissant les 
travaux de la ferme aux soins de Therkse et des enfrinrs. 

Adnen travaille pendant 22 ans loin de sri famille et 
l 'amour qui unit le couple résiste à l'épreuve de I'éloi- 
gnement. En 1969, Adrien et Thkrèse vendcnr Ics ani- 
maux. Thérèse travaille chez Ray Boisven Sportswear 
comme couturière pendani quatre ans. Adrien devienl 
gardien de nuit su Foyer de Si-Ludgcr où i l  iravaille 
pendant 18 ans jusqu'h sa retraite en 1987. Thirèse 

travaille aussi quelques annCes comme cuisinière chez 
les religieuses. 

Adrien et Thérése suivent des cours d e  "préparation 
au diiconar" pendant [rois ans au Séminaire de Québec 
et, en 198 1 ,  Adrien est ordonné Diacre. Depuis, Adrien 
et Tliérèse nian ifestent Iri foi qui les anime en paflicipani 
bCnévolet~ieiit à de nombreux groupements paroissiaux, 
ils restent toutefois disponibles pour leur cinq enfants et 
sept petits enfants qui les remercient de I'aniour et du 
support physique et moral qu'ils leur apportent. 

De leur union naissent six en fanrs doni u n ,  Roger, est 
décddé h l'âge de dix jours. Roger est né en 1953. 

N t  le ler juin 1948, l'aîné, Laurent, fait ses études 
primaires à S t-Lud er et son secondaire au Séminaire de 
Sr-Georges et ii 1 '  l? cole des Arts et Métiers de la même 
ville. Depuis 1969, i l  est b I'eriiploi de la Sûreté du 
Quebec; il travaille comme agent ii Montréal, Granby et 
Weedon. En 1985, i l  est iiommts instructeur8 l'Institut de 
police de Nicolet; en 1990, i l  devient caporal et est 
transferC au poste du Québec Méiro A Quebec. En 1971. 
Laureiit épouse Jacqueliiie Fontaine, fille d e  Jean-Paul 
Fontaine et de Annette Brousseau d e  Saint-Paul 
d '  Abotsford. et ils ont deux enfants: Nicolas (1974) et 
Véronique ( 1  975). 

Jacqueline e l  1,iiurrnt 

- Z \ 
Nicolas 



Né le 1 1 juin 1950, Jeannine termine son secondaire 
en 1968 et travaille comme secretaire et agent d'adminis- 
tration A la Commission scolaire régionale de la Chau- 
dière, A I'Uiiiversiré Laval et à North Carolinri Stare 
University. En 1983, elle obtient un baccalauréat d'en- 
seignement secondaire en anglais. Tout en travaillant à 
contrat pour llUniversitéLaval, elle s'inscrit 3 la maîtrise 
en lingujstique(terminologie) maisen 1988.ellequitte le 
travail et les iludes pour se consacrer à ses deux enfants. 
En 1972, J a n n i n e  épouse Michel Beaudoin, fils de 
Gémrd Beaudoin et de Candide Lachance de St-Ludger. 
Ils ont deux enfants: Julie (1986) et Simon (1988). 

Née le 7 avril 1952, Monique termine son secondaire 

Julie, Jcannine, Simon. hlichrl. 

ii la Commission scolaire régionale de la Chaudiére et 
s'inscrit au CEGEP, au Séminaire d e  St-Georges. Elle 
abandonne ses Ctudes collégiales et travaille chez Ray 
Boisvert Sportswearjusqu'(i son mariage. Ellevit ensuite 
au Connecticut puis3 Valleyfield où elle travail le comme 
couturiére. Elle demeure maintenant 5 Marsboro et tra- 
vaille conime secrétaire chez Frontenac Grariit A Lac- 
Drolet. En 1972, Monique épouse Grégoire Faucher, fils 
de gdouard Faucher et de Régina Morin de St-Ludger. Ils 
orit une fille, Johanne (1981). 

Née le 8 novembre 1 954, Lise abandonne ses études 
secondaires pour un emploi de  couturière chez Ray 
Boisven Sportswear où elle travaille pendant dix ans. 
Elle retourne cnsuiie aux études et complEte son secon- 
daire à l'École St-Michel de  Sherbrooke e.n 1983. Elle 
demeure maintenant il Lac MCgantic et travaille, depuis 
1984, conime secrCiaire 9 la Sociéré Mutuelle d'assu- 
rnnce gknérale de Frontenac. Lise fait profiter la paroisse 
de ses talents musicaux en accompagnant Q l'orgue une 
chorale pour certaines messes et en chantant 21 plusieurs 
mariages. 

Née le 18 juin 1959, Solarige, la cadette, termine ses 
études secondaires 5 la Commission scolaire régionale de 
la Chaudière; elle commence son CEGEP au Séminaire 
de SI-Georges mais elle abandonne pour un emploi de 
c;iissière chez Bernard Begin, épicier, où elle travaille 
jusqu'en 1984. Solange vit  maintenant h Manboro; elle 
est gardienned'enfants. En 1979, Solange épouse Rejean 
(Toutou) St-Pierre, filsde LouisSt-Pierreet de Aurianne 
Boucher, de  Audet. Ils onr deux enfants: Catherine (198 1 )  
et Louis-Philippe (1983). 

Grégoire. Münique, Johanne Catherine, Louis-Phi l ippe,  Lise 
Rdjean, Solange 



Philibert e t  Sophie Francois, Maric-Louise, Antoine, Cécile. 

PHILIBERTBlais, filsdeMügloireBlaiser d' Aurélie 
Turgeon, est né à ~t-Évaristeen 1882. En 1906, il épouse 
SophieGodbout. nie en 1882. filledlAnroine Godboiit et 
de Sopliie Mariineau de ~t-Évariste. Philibert et Sophie 
s'établissent B St-Ludger vers 1908. Ils ont quatre 
enfants: 

Cécile eriseigiie 5 St-Ludger jusqu'h son mariage à 
Alcide Beaudoin. Cécile et Alcide s'installent 5 Lac- 
Drolet où ils vivent jusqu'à leur mort. 

Marie- Louise épouse Léonidas Chabot et i l s  vont 
demeurer i Lac-Drolet. Léonidas est decédS et Mürie- 
Louise vit  à Montrkal. 

Antoine demeure à Sr-Liidger cinq ans nprés son 
mariage. 

François demeure à Sr-Ludger. II décède en juillet 

Jeannot, marié 2 Hélène Lacroix (2 enfants) 
André. marié à Marjolaine Lessard (2 enfants) 
Suzanne, mariée 5 Réjean Roy (3 enfants) 
Gaétan, niarié 4 Jocelyne Roy (2 enfants) 
Pauline mariée à Gilles Grondin (2 enfants) 
Pierrc, marié à. Rita Roy (2 enfants) 
Ariroine travaille sur la ferme (cliernin de la Dam, 

Lac-Mégantic) et dans un moulin ii Lac-Mégantic. 
Madeleirie aide aux travaux de In ferme et s'occupe du 
travail de la maisoii. Antoine est de plus un grand chas- 
seur. 

La familte Blais compte neuf enfants, 25 petits- 
enfants et 12 arriére-pet its-en fants. Tous vivent à Lac- 
Mégantic, à l'exception de Pauiine c l  de sa famille. 

- 

1991. 
Sophie ineuri en 1932; Philibert se remarie i 

Desneiges Garant. veuve d'Odilon Isabelle. Phili ben et 
Desneiges ont une fille, Anronia, mariée ü Jean-Paul 
Lacroix. 

ANTOINE, ne en 19 1 3, épouse, en 1938, Madeleine 
Lcssard, fille de Joseph Lessard cr d'Aiirélie Cloutierdc 
Lac-Drolet. De leur iinion riaissenl rielif eiifaiits: 

Jean-Denis, niarie à Yolande Fortier (4 enfants, 4 
per iis-en fan ts) 

Monique, mariée à Bertrand Morin (3 enfants, 3 
petits-enfants) 

Pierrette. mariée ü Julien Fortin (5 enfants, 5 petits- 
enfants). Julien est décédk en 1989. Foniille Antoine et Madeleine 



Assis: Arisiitlc c.1 M a r i a .  Dchout: Émile (dtci.dk) Yvriiine, Ilcrirand (décédé), Thérése, l,Gonce, (;ahrielle, Siinont, Frrriande, Fcrnand. 

Aristide est né I St-Roniaici, en 1887. 11 est le f i ls  di: 
Joseph Rlnis ei de Léacadie Poulioi. 

I l  vint s'établir à St-Ludger dans le rang sept sur la 
ferrnc 00 h;ibite aujourd'hui Mille Roldnd 1 Iarion. 

Lc 29 .lui11 1909 il épouse ci7 I'églisc de Si-Ludgzr 
Maria Gohxelin n5-e le I er d2ceriibre 1 89 1 à St-Henri de 
LCvis. 

De ccite i inian sorit n6s 12 enfrints dont 3 décedent en 
h:lsrîge. Il.\ Clhvcnt Icur9cnf:ints sur1:ipetitc fern-ic qu'ils 

occupaient. Deverius üdultes les enfants se dispersent un 
peu partour en province. Seul Fernüi~d le dernier des 
enfants denieuri: un tenips sur l a  Ferme paiernellz pour 
ensuite s'instriller au village avec son kpouse (Alice 
Bcaudoin) ei leurs 3 enfants. 

Aristide esr déceci6 It :  22.jiiin 1970 à l'âge de 89 ans. 
Maria est dkcedée le 20 novenibre 199 1 i I'5ge de l ùOlins 
moins 17, jours. 

Fernand, Alice, Normand, Jolianne, Jacques. 



Anioine Blouin, époux deCélina Moriri. dziiieurait ii 
Si-Sébastien sur une ferme pré> du village. 

Leur fils, Zéphiriri, né le 1 R ju in 1872, fut iniiie au 
travail très jeune. Étanr près de !'église, il est servant de 
messe el, tout cornine son père, est bedeau (sacristain). TI 
l'aide dans sa besogiie e l  le remplace i I'occasiori. 

Plus tard, il suit un courh en fabricarion de homage 
qu'il ne pourra niertre i profit. Pendani les vacances 
d'éii ,  il poursiiii son entraîrieineiit niilitaire h Val Cartier 
avec ses frères pendürii 3 ans. Le trajet s'eft'eciuiiii en 
voiture jusqu'à. Lévis.  II fiillait donc trouver quelqii'iin 
qui poiivliir garder garder le cheval dans son psiuriige 
pendant ioi i i  cc iemps afin de pouvoir l'utiliser polir le 
retour en septembre. L'hiver, il iravaille daris les cliiin- 
riers au cliiirroyage du bois, avec un boeuf et Lin cheval. 
À cause des côtes d i  fliciles 3 monter, il était inipossible 
de nietire plus d'un ou deux billots piir voyage, ce qui 
voulait dire: "Ça va  di1re.r longlemps". 

Malgré tout il trouve le temps de "jeunesser" pour se 
trouver une épouse. Le 13 juillet 1897, c'est Mathilde, 
fi l le de Nérk Bégin de ~t-Évariste, qui fu t  l'heureuse 
élue. 

Cette rriêrne année, i l s  font I'achai d'une fernie sur la 
route menant à Courcelles et c ' a t  Ih  qii'ils eurent leurs 6 
premiers enfants. En 1909, i ls viennent .s'établir il St- 
Ludger dans le 1" rang Nord oh réside sori petit-fils 
Bernard préseritenient. Huit  autres enfants s'ajoiitent à la  
famille. Au niveau paroissial, Zéphirin f u t  conseiller 
municipal et maire de Gayhurst plusieurs années. 

Mathilde, en plus de secorider son mari sur la ferme, 
Faisait tout: brayage du lin. tissage, tricot, savon, etc. et 
tout cela d;ins l a  bonne humeur. "C'était avec un brin 
d'  huriiour que I;i discipline s'appliquait dans la famille" 
dira Roger. Personne n'avait i répliquer. Etani roils 2 
l'âge de la retraite, c'est encore avec grand plaisirqu'ils 
aiment ri se retrouver enseirible. 

Zepliirin et Mntliilde ddenc Icur ferme à leur f i l s  
lostpli pour s'installer au village dans la maison acquise 
d'Arcadius Trudel, voisin du garage Mercier, pour y 
vivre une rerraitt: bien in&riiée. Ils fêlent leurs noces d'Or 
et même celles de clian1ant.r. 

Zkphirin dEc?de le 27 sepiembre 1964 $ I'Sge de 92 
ails. Matliilde déménage donc ni1 foyer de St-Méthode et 
de 1 i  li Jersey Mi llh où elle décède le 18 décernbre 1975 

I'Rge de 98 ans. 

Nous sommes heureux de participer au livre du 
Centenair-c. 

Debout:  klitrit-Anne, H(in<irius, Josepli, ~niil ienne, .t vtinne, Ariioiiietie, hlnr-ic-hlürtiie, L,es iioces d e  diamants de  %bphirin 
Aline, AurCn. Armant: Riigrr, ZGphirin, Jean-Rock, Marhilde, hlaric-l,i)itrdc,'I'li(.rt~e. Illuuin et Mathilde Biigiri. 



Simnnr er Kuger (IY38). 

Né Iz lerjuin 1917, I'annéedu déluge,& I'linionde 
Zphirrn Blouin et de Marhilde Bégin, Roger, le 13éme 
de la faniille, s'est installé Si-Ludger pour y fonder une 
Fatriille. Suite à une renconire fortuite sur In rivière 
Chaudiére lors d'une siancede patinage, Roger et Simone 
se frkquentcnt dur;int trois ans pour erifin sceller leiirs 
frkquentations par u n  mariage en 1938. 

Après avoir vkcii durant quatre ans sur la [erre 
iicliecéil Je OrnerTmdel et quiitre autres sur celleacquibe 
de Marjoriqiie Gigiière, Iü t'tirnille dLménagc au village 
sur la rue Principale dans  une maison b9t ie  par Joliriny 
Lapierre et ayant abrit6 la première ciiisse popiilaire sous 
le règne de Edrnond TTaschereau. Renuvée au dLhut des 
;iiinées soixzinte, cette niaisori figure pirmi les plus an- 
ciennes du village. 

Après avoir été cultivateur durant huit ans, Roger 
praliqiie pendant seize ans  les mériers de beurrier et de 
bùchcron poursubveniraux besoins de sa famil le. Durant 
une bonne partie de ces aiiriées, i l  est également secrétaire 
de la compagnie de téléphone Risborougli et chargé de la 
r6prir;ition cles lignes télCphoniqiies. Aprks trois ans pas- 

sés a temps plein dans les bois aux États-unis (1965- 
681, Roger revient défini tivemen~ à Sain t-Ludger à titre 
de' gkrait de la Coopérative Saint-Ludger où avec la 
collaborai ion des gens de la paroisse, i l  rend possible la 
rénovation d e  la bâtisse et I'ariiélioration du service a la 
clientèle. En 1982, une retraite bien méritée commence. 
Malheureusement, en 1990, aiteinte de la sclérose en 
plaques, Simone décède le 17 juin après une longue 
maladie. 

De son mariage avec Simone, fille de Alfred CIiche 
et de Valérie Lessard, quatre enfants sonr nés Jean-Y ves, 
niarié i Louise Morin, est direcreurde la production dans 
u n  bureau d'arpenteurs-géomètres et demeiire à Saint- 
Étienne; Suzette, mariée i Rocli Beaudoin, est secrétaire- 
téliphoniste et demeure R Laval; Marcel, marié à Lisette 
Drouin, est gestionnaire cliez Crinam-Manac à Saint- 
Georges de Beauce et le cadet, Jacques, marie ii Édith 
Lessard, es1 directeur général de l'Association québé- 
coise des entreprises adnptkes et demeure i Sre-Foy. 
Neuf petits-enfants sont issus de toutes ces unions. 

Malgri u n  horaire bien rernpli, Ruger n su s'impli- 
quer au sein de la paroisse. II a eté conseiller durant 
quatorze aris au sein du Conseil niunicipal, membre de la 
conimission de crédit de lacaisse populaire pendant trois 
aiis et iiri cliantre fidèle de la chorale de l'église depuis 
plus de cinquante ans. 

Les membres d e  la farnille Blouin désirerit exprimer 
leur fierté d'être originaires de Saint-Eudger; ils gardent 
u n  attachement pariiculicr pour ce lieu d'origiiie. De 
plus, ils tienneni à exprimer leur rcconnaissancc envers 
leiirs parents pour leur avoir fair vivre uriejeunessedorée. 

Marcel,  Suzrltr,je~n-Yves, Jacques. 



- 

le rangce: Joseph et Yvonnï .  2e rorigir: Lucille, Y +  u n ,  li.ihelle, Rejnald,  Marcelle. Ilernard, Gaëtane, André Réj ean ne. 

Joseph, fils de Zéphir Bloiiin et de Matliilde Bégin, Bernard (Jacynthe Fillion) Sr-Ludger; 
est né le 4 août 19 1 1 ,  à St-Ludger, après sept filles de  Gaëtan, décMé en 1955 à 4 ans et demi. 
suite, le petit Joseph est sûrement le bienvenu. Adoles- Joseph a été bien prisent dans la communauté: maire 
cent, i l  besogne sur la terre avec son père, plus tard i l  va de 196 1 - 1969, marguillier, cooseiller municipal, direc- 
rravailler dans les chantiers dii Maine et en Ontario. leur de la Caisse Populaire et de la Commission Scolaire, 

En 1927, il lui faudra 5 mois de travail dans les i l  f u r  u n  des fondateurs de la Co-op agricole et du Foyer 
chantiers poiirsc payerune voiturede $140 fabriquée par de St-Ludger. 11 est à noter qu'il a étk solliciteur pour la 
son oncle AlphonseBlouin deSt-Sébastien, et l in harnais Croix Rouge au-del8 de 40 ans. II posskde toujours le 
de $38. Tant qu'au clieval, u n  poulin de "papa" fera banc no 36 dans le jubé, aclieté par son père en 1908. 
l'affaire. Yvonne, d e  santé plus fragile, a neanmoins mené sa 

En 1937, il épouse Yvonnc, née le 22 inars 191 8 à barque à bori port, avec tour l'ouvrage que comportent 
Lambton, elle est la fille d'Édouard Bellegarde et de  !'éducation et le soin d'une famille. 
Rose-Anna Lachance. A l'époque Y vonne travaillair A deux reprises la maison a Failli passer au feu, une  
dans des maisons privées pour $4.00 par mois. première foisen 1960parunorageélectrjque,eten 1971. 

Le couple s'itistalle au ler rang sur le lot rio 45, ils y iiii feu d e  cheminée fit  bien du dégât. 
resreront 7 ans. En 1 945, les parents Blouiii vont demeii- En 1975, c'est au tour de Bernard et Jacynthe de 
rer au village. Joseph achète la terre paternelle(no42). Ils perpétuer la relève pour une 3e géiikraiion de Blouin sur 
y élèveront 1 O enfants: la terre f;lrniliale. Joseph et Yvonne vont demeurer au 

Yvon épouseGermainePicardet denieureàMonrréal; village, rue Principale. Ce n'est pas pour autant une vraie 
Lucille (Guy Veilleux) Montréal; retraite. Joseph aime trop le bois, I'erablière, la terre. I I  se 
Isabelle (Jean-Guy Pépin) St-Georges; garde un peu de temps pour un jardin, les cartes et le 
Marcelle, décédée en 1966 à 26 ans; billard. 
Gaëtane (Claude Hrimel) Sherbrooke; En cette année de Centenaire, Joseph et Yvonne 
Raynald (Isabelle Ruel) Charny; souhaiient de "Joyeuses rerrouvailles" à tous leurs pa- 
Réjean ne (Benoît Bégin) Beloei l ;  rents et amis. 
André {Montréal); 
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Bernard Blouin, fils de Joseph Blouin ct d 'Yvonne 
Bellegarde, fair l'acquisition de- la ferme paternelle en 
1975. Natif de St-Ludger, il se marie, e n  1976, A Jacinthe 
Fillion de Audet. Elle est la fille de Léandre Fillion et de 
Noëlla Moriri. De leur union naissent deux garçons, Ér ic  
et Sébastien. - 

De productions diversifiées qu'elle était depuis ses H 

dcbuts,  la ferme est aujourd'hui sp6cialisée dans In pro- 
duction laitière. 

En 1987. le siarut de la ferrne est passé de celui de , -- 
propriétaire unique à celui de Société. ;! 

Lciir t'ri-nie du rang I 

Éric, jacinthe, Sbbastieri, iiernlii-d 



Évariste Boisvert est né h Ste-Croix de Loibinière. le 
2 avril 1886.11 épouse Rose St-Jean, Manchester. N-H, 
en 1907. 

J I  vient à St-Ludger cultiver la terre acquise de sori 
pèreen 191 2 pour y demeiirerjusqu'en 1944. Par la suite, 
i l  démenage nu village. De cette union naissent douze 
enfants: Télesphore, Violette, Georges, Lionel, Paul, 
Joseph, Irené, Yvct te, Gérard, Irène, Clémentine. Florent. 
Cette famille compte de noinbreux descendanis; aux 
retrouvailles de juin 1 990, ils Staient 175 sur 225 invités. 

Ils sonr dispersés b différenrs endroits en Amérique, 
exerçantdivers métiers et professions, la majoriik demeure 
au Quebec. 

Évarisre étant le neveu d u  curé Soucy, i l  acquiert trSs 
vite la confiarice de ses coparoissieiis. On lui confie 

différentes tâches: i l  fait les repartjtions de la beurrerie 
pendant plusieurs années, très bien secondé par son 
épouse et ses enfants dans son travail. 11 sera maire, 
secrétaire municipai, sacristain et gérant de la Caisse 
populaire. 

En 1940. la demande du gouvernement fédéral, il 
fait la distribution des cartes d'enregistrement national et 
des livrets de rationnement durant la guerre (sans Eire 
rtzrnunérk). Après une vie bien remplie, il decède le jour 
de son 79ième anniversaire de naissance en 1965. Son 
épouse le suivra 12 ans plus tard, à. l'âge de 92 ans. 

Nor re reconnaissance aux pionniers qui onr bâti cette 
paroisse et Bon succès aux F&es du Centenaire 

Évariste ei Ruse (50e annivenaire d e  mariage, 1957) 
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Lionel esi le fils d'Évariste Boisvert et de Marie- 
Rose Si-leail. En 194 1 ,  i t épouse Marie-Anna, fille de 
Gédéon Bolduc et d'Anna Robert. Ils habiterit à la limite 
de la paroisse de SI-Ludger (côté St-GédSon) sur les 
hauteurs de la côte Samson. Cet endroit magnifique 
surplombe les rivières: Samson et Cliaudière. 

Trèsjeunes. lesenfants perdent leur père, le croctobre 
1950.11 n'a que 37 ans. Marie-Anna doit s'occuper seule 
de la famille qui compte 6 enfants. 

L'aînée. Fernande décède le 1 8 juiller 1955 à l'âge 
- - - de 13 ans. 

Ludger né le 14 mars 1943, demeure dans la niaison 
de ses parenis à St-Ludger. 

Lucie n ie  le 15 mars 1945, épouse Rayniond 
Guilleniette en 1968. llsoni deux enfanrs Éricet Chantal. 

Giséle fiée le 1 2 niars 1947,~pouse Gérald Létourneau 
i +_y- eii 1966. 11s ont deux enriints Mike et Diiiiy. 

Rosaire voii le jour l e  28 décembre 1948, épouse 
France Poulin en 1 982. 

Gaétan né le S février 1950, épouse Paule Carrier en 
- .  1981. Ils ont un f i l s  Miguel 

+G 

Rosaire et Gaétati on1 coiistruii leur résidence sur la  
-?i 

terre de leurs parenrs. 
En 1974, Marie-Anna vend sa propriélé à Ludger et 

va résider chez sa f i l le  Lucie Sherbrooke pendant une 
dizaiiie d'annees. Après, elle habitera avec sa soeur 
Cecile. 

Marie-Ailna entourke de SES ent'ant.9, he:iux-fils et Iielles-fille5 et  de ses pelits-eiiriinb. 



Mariage d e  Georges e t  Jeanneiic. Avant: Nicrile, Jeannine, .jcanneite, Rihiane, Lisc. Arrière: Claire, Francine, Réal, Diane, 
Andri-, Suzanne, Michel. 

Georges Boisvert, fils d'Évariste et de Marie-Rose 
Sr-Jean, époiise Jeannette Foley, fille de Philippe et 
d' Alexina Rodrigue. le 17 septenibre 1938. 

De cette union sont nés 12 enfanis: 
RÉAL, né le I l  octobrc 1939, niarié h Andrée 

Legendre (Cowansville); 
JEANNINE, née le 3 juillet 194 1 ,  mariée ù Kenald 

Mercier (Si-Huben). Enfants: 8ernard. Marcel, Josée. 
BIBJANE, n6e le 16 fkvrier 1943, mariée i Allrin 

Mitchell (Montréal). Eiifants: Sherley, Andrew, Bod. 
LISE, liée le 5 mai 1945. infirniière (Slierbrooke); 
DTANE, née le 6 février 1947, mariée A Beiioir 

Ttinguay (Chambly). Enfrinrs: Saiidrii, Dany, Steve; 
FRANCINE, née le 8 septenibre 1948. mariée 

Deiiis Cliche (Fleiirimonr); 
CLAIRE, née le 24 septembre 1949, mariée René 

Doyon (Mont St-Grégoire). Enfants: Myriam, lean- 
François; 

NICOLE, née le 3 1 octobre 1950, conjointe de Jean- 
Denis Paqueite (Sr-Georges-de-Beauce). Enfant :  
Sebasiien; 

RÉJEAN, né le 6 fevrier 1954, décédé le 25 juillet 
1977. 

ANDRE, né le 23 aofit 1955, marié i Diane Pigeon 
(Legardeur). Enfant: Sréphane; 

MICHEL, né le 9juin 1957, conjoint Johanne Lyrette 
(Montréal). Enfant: Maxiiiie; 

SUZANNE, née le 14 août 1959, conjoini Pierre 
Phillibèrt (Legardeur). Enfants: Steven, Jennifer. 

Le 25 mai 1945, Georges vient s'établir sur une 
fernie siiuée s i i r  la "Côte de la Samson" (ancienne route 
24). 11 y élève sa famille et décédera le 7 décembre 1970. 
Son dpousedoit vendre la fermeen mai 1972, elle gardera 
la maison jusqu'en 1978. Elle quirte St-Ludger avec sa 
fdmille polir aller demeurer à Sherbrooke. 

IGre rarigte: André, Suzanne, klichcl, Rbjean. 2tnie rün- Plaisir de l'Clé: (:erirges c t  les enfants. 
gée: Claire, Georges, Jeannette, Francine. Nicole, 31.m~ 
rang&: Diane, I.ise, Jearinine, Diliiarie, Real. 



de la famille, Raymond. A l'âge de 15 ans ( 1957), i l  part 
pour Moniréal. I I  obtieiit un einploi dans une usine de 
vêtements. Pnrsaditerinin~itioi~et son arnbi tion, i l  acquiert 
en 5 ans, I'expkrience el le savoir necessaire pour voler 
de ses propres iiiles. 

I I  rtivieni i Saint-Ludger en 1963 et fait ses débuts 
dans In confection du vêtement. II recrute une trentaine 
d'en-iployés et aillénage uii  local 311 sous-sol de l'ancien 
rriiignsin de Philippe Leblanc. 

Très vite (en 1964), l e  marique d'espace l'oblige de 
coristruir~e une plus gr:iiicle usine. II Cpouse Lisette 
Jacques (coilire-n~eît risse). Trois f i l s  iiaissent de leur 
uiiioii: Clinrles, Stépliane et Marc. 

Ei i  1 976. Raynioiid possède 10 usines et eniploie 8.50 
pei-soiines. Le plus gri~i id revede Ray iiiond est de posszder 
ski propre inürqiie de coinrrierce, de r i t :  Fabriquer que 
ce1 le-ci et de  Iü distri buer d'un ockari i l'autre. La marque 
"Ray Jeirns" voii doric le jour. 

En 1979, Rily mond se prise11 teaux élec~ions partielles 
diiiis Ue:iiice Siid, coi i i i i ic  caiididat du Parti Qukb6cois. 
N'étani poini glu, c'es1 Ic premier Ccliec pour Raymond. 
I I  doit piir Iti suiie faire face i uii deuxikrtie échec, suire h 
urie graride coriipCiiiion crGe par "Ray Jearis". L'empire 
s'écroule. 

En 1980, iout recoiiliiierice avec 95724 Canada Liée 
qui devieiidra piir la suite "Vêterrients Ockan Canada 

Lisettc et Raymond (photo prise lors du 75' dc la paroisse) Ltk". 
Eii 1987, ses irois fils se joigrierit i I'kquipe. "C.S.M. 

Fils d'Évariste Boisvcfl el de Marie-Rose Sain[- Boisveri I ~ c . "  est liée. L'on fabrique p r ~ s q u ' e x ~ l ~ ~ l v e -  
Jeal,, Télesphore épouseMarie-Anna Benoîten 1934 nient les produiis "Vêlenitnts Océari Cnriada Liée". L e s  
Saint-Ludger. Decette union naissent 13 enfaliis: Jean- nioi'clues "A17k et Cobra" soiit distribuecs dans tour le 
claude, 1~aul-Émile, phi l  ippe, mond, l ienri, ~héréhe, Caiit1chi. 
Gabrielle. Cécile, Henrietre. Angèle. Aline. Alain. et Eritour6 d' uiie équipe expériiiieriiée, diins une usine 
Ghislaine. 11s habitent sur uiie ferme 2 J) des pliis rnoderiies, Riiy iiiorid a réussi à faire de son "rêve 
où la famille est Slevée. urie r6olifk". 

Norre attenrionesiatrir6esunoitt parlequairiSrrie Fils 

Mnnulaciure C.S.M. I3oisvert 



Chrysolugue Robert el Marie Ucaudoin. 

Chrysologue Robert de Slieriley et Marie Beüudoin 
de La Guadeloupe s'épousenr en 1882. En 1898, ils 
viennent à St-Ludger et s'installeni dans le (petit onzc). 
11s ont eii 8 enfiirits: 

Joseph épouse Exelin Pépin; Olive, Auguste Bégin; 
Damas épouse en l e  noce Cédulie Gilbert, en 2e noces 
Frédélise Thérrien; Marie, célibataire; Anna, GdCon 
Bolduc; Octavie, Alfred Mercier; Joseph ine, Robert Bnîlk; 
et Delvina. 

En 1908, de l a  paroisse S.C. de Marie, Ludivine 
Larulippe veuve d'Augustin Bolduc arrive B St-Ludger 
avec son fils Gédéon. De ses enfants: Octave, Olivier, 
Obeline, Zénai'de, Addina, Édouard, Gédéon, deux les 
avaient précédés à St-Ludger, Ociave, et Zkiiüïde m a d e  
à Auguste Bizier. Gédéon n 25 ans, il prend un lot de 
colonisation dans le 8e rang et y vivra avec sa mkre 7 ans. 
En 19 15, i l  achète une fernie de Romain Dallaire sur l a  
roure 204, aujourd'hui proprieté de son fils Jean-Guy. 

Aiigustiii I~olduç e t  Ludiviiie I,aIulippe. 

Eii 191 7, Gkdion épouse Anna Roben, i l s  auront 1 O 
eiitants: Adrien épouse Kolande Carrier; Cécile; Sr 
Ferriande des Srs Grises; Rita, Roland D a i ~ l e ;  Paul- 
Énii le, Rita Düigle; Émilien, Lucil le Masson; Emilienne, 
Jean-Pau I Poudrier; Thérèse, Serge Meunier; Jean-Gu y, 
Annette Grenier et Marie-Anna l'aînée. 

Tout en cultivant la terre, Gédéon rravaille aussi 
comme menuisier. Son ami, Alfred Leblanc avait souvent 
recours à ses services pour des travaux de voirie. II a 
épiindu du gmvier à la petite pelle, sur la plupart des 
routes de Risborough. 

En 1960, Jean-Guy achète la ferme, Gédéon et Anna 
voiit demeurer cllez leur fi l le Rita, h Sherbrooke, puis i 
I'hdpital d'Youville d'où , i l s  iront chercher une ré- 
compense bien mtrirée. I ls  laissent plusieursperitsenfants, 
cnrre autres Sylvie Daigle fille de Ritaqui a 6rCcinq fois 
championne du monde, trois fois athlète de l'année en 
paiinage de vitesse. 

l e  rringéc: Gédéon. Sr Fernande, Anna Kuherr. Ic rangce: Jcan-Guy, Marie-Annü, Ernijicn, ~ é c i l ~ , ~ a u l - É i i i i l e ,  ~ i t a ,  ~drien,Érriilienrie 
et ThSrGhe. 
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Adrien e l  Rulande 

Adrien, fils de Gédéon Bolduc. culrivateur ct de 
Anne R o k n  de St-Ludger, Cpouse en 1949 Rolünde 
Carrier de Sr-Cedeon. Sa jeunesse se passe sur la ferme 
de ses parents puis coninie eniployé agricole cllez Albert 
Gagnon pendant plusieurs armées. Duran t l'hiver, i l  se 
retrouve dans les chaniiers, principal gagne-pain de 
l'époque. 

Adrien apprend son métier de menuisier en accorn- 
pagnant son pkre dans les travaux de réfection de bâti- 
ments, solage de roches, toiture en bardeaux de ckdres, 
etc. Deux ans avant son rnariage, i l  construit sa prcmihre 
maison, "sa maison" au village de SI-Ludger. I I  travaille 
ensuite un peu partoui à. construire et réiiover des habi- 
tations, faire le coffrage pour couler le IiSton, ce qui 
l'amènera à travailler au Stade Olympique, au 1ii2rro de 
Moiitreal et à la construction de ponts. 

Rolande, f i l le de cultivateur, aide ses parents, piiis 
travriille comme aide-cuisinière à LaSarre. Abitibi. Une 
fois la faniille élevée, elle va prodiguer airention ct 
réconfort aux bénéficiaires du Pavil Ion St-Ludger peri- 
dont 9 ans. 

Leur tiiiiiille se conipose de 8 enftints et de 14 petits- 
enl'iints. 

Miirie-Chiirital, eiifant de Ginciteet Michel Lzssard; 
Stcvc c t  D;iiii$l, ciifrini5 dc Lise c i  REjean Morin; 
~; ir ic-Èvc, Eiiiilie, M;iric-Aiidri. filles dc Renaud ci 

Bci.iiisc: Pcllcriii: 
cr ic .  D:iviJ. Viiicciil. M:ixinic. lils dc Jacques et Chantal 

R o y ;  
Mai-ic-JosiSc, Fr:iticis, ciil':'inth dc Maryline et Laurent 

Bissr>ii; 
Guill;iuiiic ci M:irc-AiitlrE, i i l s  Jc Nicole ci Scrgc Poulin; 
Julic ÇL Joantie. 
M;iiiiteii;iiii b sri retraite, Adrien bricole, décape des 

n~cublzs. Avec deux fils d:ins la construction, il y a 
roujours une égoïiie i ;iffi ler, un rnanclie de iriasse cassé, 
piipii est II:i pour i.2p;irer. Adrien et Rolanile ainient tous 
deux I;I ciilturt. eii serre avec leur propre compost, ils font 
égrileineiit un giïind jiirdin. L'é16. la famil le est souvent 
i-iuiiie ;i leur c.li:ilet au Iiic Drolet. 

En cette annlie du Ceiiieririire, nous rendons hom- 
iiiirpes ;lux dkfriclieurs polir le bel heritnge qu'ils nous on1 
I;iissé. 



R e  I et 
Ber alduc 
p r o p r i e t a i r e s  

100, rue de l'Escale 
St-Ludger. Bce. Sud 

b!q , =- , 7&?-" A-.. 

GOM IWO i T4l: (819) 540-5277 - - - - -  
*- - - 

La Construction de Iü Résidence est toute recenie. 
E l le  remonie seulement i 1987. L a  réalisation de ce 
projet a pu être cor icrét is~e grâce 3 M. Mme Donii ld 
Lapierre, M. Mme Henri-Paul Faucher er M. Mnie 
Georges Rodrigue qui ont accepté de vendre leur ierrriin 
et  de faire déminager leur maison. 

L' idée et I'élaboraiion de cette demeure fûrent con- 
crétisées par leurs propriétaires Reiiaudet Bcrnise Bolduc. 
Renaud est natif de Sr-Ludger. En  ilu us de s'occuperde Iü 

Résidence, il esi Entrepreneur général en Constructiori. 
En 1 974. il épouse Bernise Pellerin de S t-Jeari-Port-Joli 
er de ce ri~ariage naquirent trois Pilles: ~ a r i e - È v e .  Êmil ie 
et  Ma r i e -And rk .  

L a  Késidence L'Escale est unedemeure oh i l  fait bon 
vivre. Les quinze appartements sont spacieux et bien 
éclairés avec salle de bain privée et salon. La carkieria est 
chaleureuseet lescuisinières y sont toujoursaccucilIüiiies. 
On y trouve égalemeni une salle de séjour, un salon de 
coiffure. une buanderie sur chaque ér;ige. La Rgsidence 
a été conçue pour le conforr ei la skcurité des résidents 
Les pensionnaires peuvent jouir d'une niesse une fois de 
iemps en temps, h la résidence même d'une jouriiée 
d 'ac r i v i i b  et u i i  suivi de In rension artérielle à toutes les 

. . 
seiiiiiines. Les dictes soiit suivies et respectées et la 
iiourriture est excellerile. 

Les premiers A doii i ier vie i L'Escale ont é ~ é :  M. 
LCon Is;ibelle, M. Mme Joseph Rnil largeon, Mme 
Lucier i i~e Roy e t  M i n e  Fernlinde Quirioii. L'ambiance de 
11i Résideilce est fiin1ili;ile. Les rCsideiiis sont nierveilleux 
el les eniployés ;igré;ibles 

Lü R i ~ i d e i i c e  r<L'Esc;ile>) r ipo i id  à. un besoin; c'est 
d';licier les persoiiiles en leiir donniint un cliez-eux. en 
co~i ibl i i i i t  leur soliil ide et sui-[out en les aimant. 

s i :  n i  l l i . ~ l i  l i , l i  F I  i 1 J I  I I  I I ,  I~.iiipl~iji.:. (h iuo le  Fau~l i r r ,  . l os r i t e  Lqluct. Kita 
A l l i e r ~ i  13oulanger, Léon Isabelle, Honorf Sii-ois, Frrnande Quii.iori et Alpliriiiriiic N;idcaii) aljscntc Cliaiilal Durand. 
Begin (absente: Rachel Robert). 



l E r e  rangie: Vincent, Chanla), hlaxime. 2tme rangcc: Diivid, c r i c ,  J:icqucs 

Jacques est né le 14 mars 1 955 B St-Ludger, Fils route 204 et coniiiiziicc à son compte coriirne entrepre- 
d'Adrien Bolducerde Rolrinde Carrier, il est le 4""'d'une rieur en coff'riige résidentiel et commercial. 
famille de huit enfants. Duirrit les iiiiiiPes triinquil les de 1980- 198 1 ,  il ira- 

Ses éludes terminées àlaPolyvalenre BélangerdeSi- v i i i l le  iieuf i-riois eii Alperie. 
M a ~ i n ,  à 16 ans, il commence b travailler avec son père Ln kii i i i l lz di: J:icqiies et Chaninl se compose de 
comine apprenti-menuisier, siir les ponrs jusqu'à l'âge de qii~itregaiçoiis: Éric ( I 078), David ( 1980), Vincent (1983) 
20 ans. et Maxi nie ( 1984). 

En 1975, Jricqiics épouse Chantal Roy, native de Chiiiital scicoi~de bien son innti; en plus d'i lever et 
Nantes niais travaillant 5 Si-Ludger comme coii!tirière. d'kduqtier ses garçons, elle s'occupe de la coniptabilité 

Lii prerniére année de leur mariage se passe i Mon- de I'eiitrepi-ise. 
trial. Jacclues travaille au Stade Olympique. Une fois ce En i ié ,  l i i  t'iir~iille se ~r.ouve soiiverit réiinieau chalet 
projet terminé, ils reviennent à St-Ludger, en 1977. des p~ircnis Bolduc, sur le bord di] t a c  Drolet. En hiver, 

Jacques, aidé de soii pére, construit sa niaison sur l a  ç ' e b i  12 ski :il piii qii i les réiinini au Lac Etcheiiiin. 
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Pour vous faire l'histoire d'Herménégilde Bolduc.je 
dois d'abord vous présenter ses parents; Octave Bolduc, 
né  en 1869 et dkcédé en 1.939, époux de Dézilda Bisson, 
nee en 1875 et décédée en 1964. Mariés à Lewiston, 
Maine en 1893 et arrivés à Si-Ludger en 192 1 ,  ce jeune 
coupleenrichit son foyerde 15 enfants: Dorothée, Joseph. 
Lucia, Azarias. Elzéar, Joseph-Florian, Yvonne. Aurore, 
Rose-Anna, Pierre, Marie-Annc, Alexina, Émilienne. 
Herménégilde et Gracia, decédée h la naissance. 

Hertnénégilde, ne A Sacré-Coeur de Iksus en 191 1 ,  
est dkédé en 1980. I l  se marie i Sr-Ludger en 1934, à 
Irkne Dallaire. fille de Gaudiose e l  de Marie Bégin. Irène 
est ri& en 1912 et décédée en 1988. Herménégilde 
surnommé "MÉGIL-, et Irène s'installent dans le rang I 
sur la ferme paternelle, pour, à leur tour élever une 
famille de 8 enfünis. Ue la, Irène change sa vocation 
d'institutrice pour collaborer avec son mari aux travaux 
d e  la ferme. L'hiver, elle ri la charge de la ferme, seule 
avec ses enfants, car, pour subvenir aux besoins de la 
famille, 1-Ierménégilde devait s'expatrier dans les chan- 
tiers, où il rravaillait d'une noirceur à l'autre. Nous 
devons. rious les enfants, rendre Iiommage h ce vaillani 
père ainsi qu'à notre mère, cette incomparablekpouse, à 
qui  nous disons merci pour nousnvoirdonné In vie. Merci 
donc à vous deux! 

Sjuin 1935. Gilles (CarmenDubord): Michel,Marcel, 
Claude, Diane de Bristoi. 

2 1 aoüt 1937. Andrée (Jean-Louis Pépin): Yves. 
Luc, Rigis, Marc, René, Éric de Sr-Ludger. 

* 
-1 . - 

Assis: Gilles, Andri, M 

2 1 mars 194 1 ,  Micheline (Marcel Laprise): Mario, 
Daniei. Caroline, Julie de Bristol. 

12 septembre 1942, So1an.e (Andrk Blais): Bruno, 
Rémy, Elise, Simon de La Patrie. 

27 novembre 1943, Nicole (Robert Proreau): Brigitte, 
Natliülie, Marie-Claude de La Patrie. 

20 novembre 1947, Berriard (Christiane Lachance): 
Siéphanie, Josée de Sherbrooke. 

20juin 1948, Édith (DonnldRoy): Magalie,Hugode 
Sherbrooke. 

22dEcembre 1950, Richard (LouiseLessard): Parrick, 
Stéphane, Jean-François, Jonathan, Isabelle de 
Sherbrooke 

Petits-cnhnts: Jason, Jirnmy, Rose, Michelle, Ryan, 
Jessy, Kale, Tressy, Jonathan. 

icheline et Solarige. D c b ~ u t :  Nicrile, Bernard, Édith et Richard. 
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Hiet* 
( 1  976) 

FERME F.M. BOUCHER INC. 
.. - 

ArrivEs à S t-Ludger en 1969. Achat de la ferrne de M. . - -Lzz .-+ 1 
Lucien Leblaric. La ferine coniprerid mainreii;int 500 
acres, 100 têtes holsrein pur sang, uiie érablière de I 1,000 
entailles. 

1987, annee mémorable, la Fernie es1 gagnanre de Iii 
medaille d'argent. au concotirs provincial du mérite 
agricole. 

A t j o ~ l ' i t  

b.8. 

. . ,  

! 



Alphnnse c l  Rose-Anna RGsidence d'Alphonse construite eii 1910. 

Alphonse. f i l s  de Godfroy Boulanger, cultivateur, En 1928, année diff ici le polir Alphonse, sa cornpa- 
est né h St-Sébastien en 1 887. Après sesétudes primaires, gne Rose-Anna meurt, siiite 3. iin accouclieineiit, 2 l'âge 
il se rend à I'Jle des Soeurs où i l  rencontre un résident de de 39 ans. 
St-Lambert, ouvrier, lequel lui apprend son métier de En 193 1 .  AI phonse épouse cn secondes noces Exilia 
menuisier. Pou lin. Celle-ci décède i son tour en aoûr 1948. 

A l'âge de 20 ans il renconire Rose-Anna, fi l le de Alviria Bélanger sera la troisièmeépoused' Alphonse. 
Romain Dallaire. Le 20 octobre 1908, c'est le mariage Celui-ci devra affronter à tiouveau la mort, sa 3e femme 
d'Alphonse et de Rose-Anna. I l s  vivent 2 ans dans une décédant en 1966. 
petite maison sur l a  cour arrière de celle qu ' i l  coiistruira Au ni veau social. il s'implique comme commissaire 
vers 19 10. Celle-ci existe toujours face au magasin CO- d'école, président de 1aCornmission scoiaire, inarguillier, 
OP. conseiller muiiicipal et maire intkririiaire. 

De l 'union dececouple naissent I Oenfants: Frünyois, Étant menuisier. il a l'occasion de. rendre service à 
Éinile, Gérard, tous rrois décédés; Jean-Baptiste, me- beaucoupde réhidents de Sr-Ludgeret d'autres paroisses. 
nuisier,~mpliicensonpère;Yvette,Henri-PauI,bijoutier, 11 ne coniptait pas les heures, ne preiiait janiais de 
kgalement décédés. Antoinette, religieuse de 13 Charité vacances, soignait lui-même ses nialaises. En construc- 
de Saint-Louis est aussi retournée vers le pkre après rivoir tion, ses plans éiaient v isEs  d'avaiice. 11 disait parfois h 
connu une vie bien reniplie. Françoise, mariée à des clienis: "C'est des plans de cornette que tu as". 
Dieudonnk Dost ie, tiabi te à Thetford Mines, elle a quatre La vie d'Alphonse ne fut pas toujours gaie, mais sa 
enfants dont un décédé rtccideritellement. Claude, n?arié foi l'aidait 2 traverser les épreuves. En 1977, i l  fait une 
à Hugiieite Robitaille, liabite 5 Québec. Jls ont un fils. cliute dans sa demeure, se brise une hanche, cc qui lui  

Souligiions que Gérard devirit Pére Oblnr en 1939.11 c;iiisa sa mon h l'âge de 90 ans .  
est professeur i Ottawa quelques temps puis part en 
rriission où i l  est fait prisionnier. I I  est port6 disparu ou 
mort. Après sa libérarion, il Fait du ministére A Shefferville 
pendant 20 ans. II décède à Richelieu I ' ige de 69 ans. 
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Jeaii-Baptiste est rié à St-Ludger en 1914. Dès I ' ige 
de 13 ans, i l  iravaille à l'iitelier de son pkre, puis au 
moulin A scie. II gagne 25 cenis par jour qu'il doit 
remeitreàso~i père. L e  16juiIlet 1938, i1i.pour;eBernadette 
Bégin de St-Samuel. I l s  s'iiistnllent quelques années 
dans la maison d'Alplionse Boulünper, pére de Jean- 
Baptiste. En 1947, le couple déniénage dans l a  nouvelle 
maison, construite sur la ruc Dallaire. 

Dix enfantsvienncnt Cgayer le foyerde Bernadetteet 
Jean-Baptiste: Sept filles et  trois garçons. 

CLAUDETTE: kpouse Rériii Clouticr. 3 enfants: 
Lorraine, Sylvairi, Patrick. 

LOUISE: professeur pour jeunes en difficulté. 
CLAIREet Roger Rodrigiie: benfiinis: Annie, Miirio, 

Ériç (décédé), Soriia, Isabelle, Arnélie. 
GÉRARD et Monique Gngnon: I cnhint: Samircl. 
MONIQUE ei Marc-André Soucy. 3 enfalits: Annç- 

Marie, Dorninick ei Geneviève. 
LISE ei Guy Bernard. 3 enfants: Sarüti, Frédéric et 

S téphaile. 
JOCELYNE. Décédée 24 ans. 
MARCEL. Menuisier 5 St-Ludger. 
DANIEL. IngSnieur en mi.cariique. 
BRIGITTE et JCrônie Drouiii. 3 en fnnis: Joiiathan, 

Maxime. Alexüi~dre. 
En plusdc veiller aux beaoinsdesn kiinille, Bernadette 

est iiienibre du M.F.C., du Cercle de Ferinikres et fait 
panic de la cliorale de !'église depuis 30 ans. 

Quant ;i Jean-Bapiistc. le travail ne liii fait pas peur: 
53 ans ri la "boutique", dix heures par jour, pas de 

.vacarices et pas de "break". II fut aussi marguillier, 
conseiller. fit du bénévolat à l 'O.T. l .  11 prend sa rerraite 
à 66 ans, toui en passanr son ternps A cultiver son jürdin, 
ses fleurs, h visiter ses enfants et la Belle Province. 

Phulu de  noces de Jr:in-Uaptiste el Bernadette. 

Son fils, Marcel, continue son oeuvre pour la 3e 
génkration Cette famille compte également trois arriere- 
petirs-enfants: Jiilien et Sarah Germain, Don~inickLéguk. 

Claudeiie. I,auise, Clsire, Gerard, Jean-llaptiste, 13ernadeiir, klonique, 1,isc Marcel, Daniel, Ilrigitte 
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Henri-Paul c l  Gabrielle. 

Après leur rencontre d'un coup d'oeil dans l'église 
de St-Ludger, Henri-Paul, fils d'Alphonse Boulanger el 
de Rosanna Dallairc, est présenté h Garbielle, fille de 
Dominique Bolduc et de Paméla Couture, par un  oncle, 
Alfred Leblanc, à sa cabane i~ sucre. 

Ils s'épousent en août 1945 et demeurent au deuxième 
érage de la inaison paternelle située au  centre du village. 

Henri-Paul est menuisier pour un temps pour son père, et 
plus tard, devient commerçant et bijoutier. Entre temps, 
la famille s'agraridit. Ils ont deux garçons et deux filles. 

Le l er dkcenibre 1953. leur vie est soudainement 
cliangde par u n e  tragédie. Heiiri-Paul se noie 
accidentellement dans lelac Long Pond, prèsde Jackman, 
Maine. Gabrielle demeure seule pour élever sa famille. 
Son beaii-pere lui  construit iine nouvelledemeureprSs du 
couveni, ei la vie continue. 

Pensant au fu tu r ,  Gabrielle s'adapte a différents 
travaux pour subvenir aux besoins de sa famille, assurer 
et améliorer l'avenir de ses enfants. Ln décision de 
s'établir aux Êtats-unis devient la solution. 

Leurs enfants et sept petits-enfants se noniment 
comme suit: Jean et son fils Derek; Bibiane épouse 
Antonio Da Cunhaen 1971. ils sont parents de Anthony 
et de Stephen; Louis épouse Sheila Wood en 1982, leurs 
enfants sont Louis et Janine; Thérèse épouse Fernando 
Dias en 1975, ils ont 2 enfants Christopher et Priscilla. 

Quant h Gabrielle. elle nous quirte préiriaturkment en 
1975 à I'âgc de 5 1 ans. 

LouisUoulangïr,sonépouseSheilü,leursenfantsI.ciuise~ Janine. AlfredoDias,son GpuuseThtr~se~oulanger,leurçen~anls Christopher 
et Priscilla. Antonio Da Ciinlia, son Gpouse nihiane Uoulanger, leurs enfants Anthuny el Sfeplien. Jean  Boulanger et son fils, Derek. 



Le preniier Boulanger du Québec débarque à I ' l l e  
d'Orléans en 1662, à I'âgede 1 4 tins. Né A Viiny (Frriiice), 
Claude Lefebvre, dit "Boula~iger" était d6jà orpheliii 
lorsqu'il décide de venir s'installer en Nouvelle-France, 
dans 1;i paroisse de Ste-Fainille. II y épousait Élis;ibei\i 
Arnault le 7 octobre 1669. 

L 'un de ses descendants est Godfroy Boulanger. 
cultivateur 8 St-Sibastien et tnari6 S Rose-Déliniri Blüis. 
L'aîné des six fils se nonime Joseph. Comrne on dSfriche 
un nouveau village i Si-Ludger, Joseph décide de s'y 
installer et reçoit le loi 2 N-O le 1" mars 1893. Tout de 
suite il s'y bâtit un camp en bois rond. C'est un bon 
chrkiien, habile, débrouillard et sérieux. 

L e  26 juillet 1894, à l'âge de 26 ans, il épouse 
Delphine Isabelle (19 ans), originaire elle aussi de St- 
Sébasrieii. Delphine rcçoi t alors quatre couvertures de sri - - ---m. - 7 -  - - 

P- --- 
- 

mkre qu'elle devra lu i  remettre lorsqu'elle s'en sera 
tissées. D'ailleurs. Joseph se inarie avec un habit de lin 
tissé par sa mère. 

Joseph re<;oit Iü letrre priiente qui le déclare proprié- 
taire de son lot, le 15 août 1900. I l  fut tour B tour maire, 
conseiller, marguillier. commissaire d'école, etc. C'était 
I'Cpoqueoii on pouvait emprunter de l'argent sans papier, 
- la parole, c'était sacrk - et où la priEre du matin et du soir 
se i.Scit;iit chaquejoiirh genoux. C'était aussi )'époqueoù 
les grands-mère.s fabriquaient les souliers avec du cuir de 
peau de vache, où les habits d'hiver se faisaient en étoffe 
de Iüine de niouion. Imaginez un peu le travail obscur des 
feiiimes qui dotiniiient sans compter, amour, travail et 
sailte. 

Lesetifants iiaisserit selori la volontéde Dieu. Sur 16 
naissiinces, Iiuii inourroni en bas fige. Voici quelques 
iiiots sur les survivniiis: 

Liii, I'niiiGe, entre au couveiit à l'âge de 15 ans. 
Auréii se murie ;i Arthur Moisiin. Maria entreelle aussi au 
couvrrii 17 ;ini.Heiiri hEritcra de !a ferniede Joseph, en 
1040. ZGliü se marie h Aritonio Gosselin. Louis-Philippe 
devient cordoi~nier à St-Ludger. Thérèse entre au cou- 
verit. Rosaire - qui porte ce nom parce qu' i l  est le 
quinziéiiie - s'installe A Si-Ludgercomme forgeron, puis 
revendeur de inilchinerie agricole. 

AprLis 64 ails de vie coinrnune, Joseph mourra le 1 1  
déceii~brc 1958 et Delpliiiie le 13 juil let 1960. 

C'est iiinsi que vivaient nos pioriniers. en harmonie 
avec Dieii, les gens et In rililure. 



Faniille Henri Boulanger. 

Henri, fils de Joseph Boulanger et de Delphiiie 
Isabelle, est né Si-Ludper le 18 niars 1904. 

Quelques annees après sa naissance, toure la  F~ni i l l r  
s'esi installée dans la mriÏson dont le père venait de 
terminer laconstriiciion, dans le rüng 7. Certe maison est 
toujours Iiabitée par la famille Boulanger. 

Henri a fréquenté l 'école du raiig conime tous les 
garçons de sori temps. Le 23 septenibre 193 1, il épouse, 
.j St-Romain, Yvonne Gosselin, née te 7 avril 19 I 1 ,  fille 
d'odias Gosselin ei de Valéda Gaul in. 

Douze enfants ii;iissenc de cette iinioii : Cliiiience, 
Renaud, André, décédtr le 14 juiller 1983, Ü I'Sge de 47 
ans, Rolande, décédée ü I ' ige de 47 ans le 21 riitirs 1985. 
Madeleine, Marguerite, Beriiüdeiie, Marie-Rose, Yveiie 
et Yolande. Dei ix filles sont décedées en bas ige. Vingt- 
irois peii ts-enfantset quatre arriém-peiits-enraiits se sont 
ajoutés 3 ceiie grande famille. 

Vers 1940, après avoir toujours travaillé avec soli 
père, Henri prend possession de la ferme parerrielle. Sa 
sanie éiait fragile, mais, avec l'aide de sa feninie, de ses 
enfants et aussi de ses parelits qui clont dzmeuris avec 
eux, l a  6ussite fut belle. II a inême acheté la terre de son 
voisin, nu début de l'année 1949.' 

La nienuiserie a aussi pris une grande pliice diiris sü 
vie, il l'exécutai1 avec pldisir et succès. 

À l'automne 1962, il passe ses pouvoirs .i son fils 
Renaud. Henri va vivreavec sa FarnilleSSr-Roniüin, dans 
la maison qu'i l  vient d'acheter de son beau-père. Uiie 
belle retraite qu'il a passée 3 bricoler el à FrSqueiiier, 
pareiiis et  arnis. 

Le 27 rioveii~bre 1'369. Y voiine decède subitement ü 
I'rîgr de 56 alis. 

AprCsdzux i i i i s  de veuviige, il épouse, le25 septembre 
7 1 ,  Marie-Berilie Liipierir: de Lac-Mégrintic. II habite 
cette ville jusqu'h son décès, survenu le 7 inai 1990, 
1 '  Qeddc: S6aii.s. II repose mairi tenant auprèsdesa preniière 
fci~inie, Y voiii,e, au ci nieiikre de Sr-Roniain. Un repos 
bien niérii i iiprès uiie vie bien remplie. 

Rttiiiiud, IIls d '  tleiiri, lui 5uccÈide en 1962. Il Spoiise 
DororliSt: Dccqueitc le I I juillet 1957. De cetle union, 
iinissc.iii 2 1-ils: Giisioii et Jacques. La fernie est demeurde 
d:iiis Iii Liiiiillt: de 1893 h iios jours. -- _- -. 





khrc, Cilles, Colette, Rusaiw, Thértsc, I,orruirie, Pierre, Guy ef Paul. 

Né le 23 inars 19 17. à St-Ludger, Rosaire, coiiiiiic 
ious les enfants de l'époque, fréquente l'école du r i n g  et 
doir la quitier très tôt. Maisc'est un aut0did;lctc: CUT~CUX,  

il lit tout et airne apprendre 
A 16 ans, i l  gagne d6ji sa vie et pliis jamais il n'aura 

l in sou de son père. 11 est alrtonomeei fierde I'êtrc. Durünr 
le début de ladépression, il travaille h 0,50$ par jour. PIiis 
tard, il va s'exiler SUT Id Côte-Nord pour aller bûcher. I I  
revient par la  suite B Lac-Mégantic où il trav;iillera pour 
Jean Trudel, cornme appreriri forgeron et charron. Pen- 
dant un an, il n'a pour seul salaire que sa pension. C'est 
Li 22 ans, qu ' i l  acquierî la forge de M. Trudel. Quatre ans 
plus lard, il s'installe 5 St-Ludger conime forgeron. Au fi1 
des ans, i l  va transformer sa forge eri coriimerce de 
n-iachiiieries aratoires dont il détient une franchise pen- 
dant plus de 30 ans. 

Rosaire est très acrif dans sa cornniunauté. Ainsi, il 
est conseiller. de 1 948 1952. chef-ponipier, de 1 946 a 
1959, président de la Corrimission scolaire, de 1957 ;i 
1964, niaire. d e  1967 i 1975, membre-foiidaieur du 
Pavillon St-Ludger en 1969 et  i l  oeuvre dans pltisiéurs 
autres doniaines (comme marguillier, membre de conii- 
rés de la  Caisse popiilaire, etc.). 

Eriircreiiips, il époiiseThéiksePépiii, f i l led'  Absalon 
Pkpiri ei de Clii ir i i i  Beiiudoin, le ler sepienibre 1943. De 
leur uiiioii, niiquii-eiit huit eiifaiits don( cinq garçons et 
deux tilles. Durant ces ;iniiées, Thkrèse travaille sans 
rcliîçlie iiii bonheur des siens. Toi i i  I'iriiéresse et, à 
mesure que les enfants graiid~ssent, elle fait de plus en 
plus de biiiévolat. Peiidiint quelques années, elle sera 
consei llkre des Ferinikres puis Reine des fermières; elle 
csi i i~argii i l l ière de 1985 i 1988, responsable de secteur 
;lu Mouveiiieni del, reriiiiies chrétiennes (M.F.C.) de 
1982 i 199 1 .  Elle foridc le Mou vernent Midade ?? li St- 
Ludgcr eii 1989. El le est, de plus, une bénévole Albatros 
(assistiince aux iii;iiüdes en phase ierrninale) depuis 1 987. 
N'oublioiis p;is de ment~oiiner aussi que ThérLse chante 
i Iii clior;ile de l'église depiiis 1945. Rien de iriieux que 
le bénévolat pour ae tcriir en forme! 

Er1 plus de l e i i i s  erifariis Guy. Coletre, Lorraine, 
Gilles, Marc, Pierre c i  Paul. Ros;iire et Thérèse ont quatre 
pirti 1s-erikiiits qiii iiiciient be;iiicoup venir visiter leurs 
g~iiids-piii-eiits S t-Ludger 



Noël, Yvonne, Adélard, Rnniéo, Gerniain, Athanase, [,uciennc, An[oinelle, Rose-Délima Poirier, E n m a ,  NapolGon Choqiieite, Rw, 
Alice, Cermaiiie, licrtlia. En arrière: knii~e Carrier ct Yvonnc Ulouin 

Athanase Carrier, né en novenibre 1869, ei Rose- quelques temps et s'établit 21 St-Georges conime laitier. 
Délima Poirier se sont mariés le 15 juillet 1895. I l s  Un  accident rnorîel laisse son épouse en deuil avec 10 
vécurent A St-Sibastieri pour 4 OU 5 ans. Ce f u t  là que erifants, en 1935. 
naquirent les rrois preriiiers etifanis: Alice, Émile et Plus t;ird, Noël colinbire avec ses parents apds son 
Roméo. mariage avec Marie-Marthe Rlouin. 

Lii paroisse Sr-Ludgcr. ouvrait ses portes B ceux qui Quaire des 8 filles: Yvorine, Lucienne, Gerinaine et 
voulaieni ouvrir des terreset constniireroutes e i  rriaisons, Enirna, se consacrent au Seigneur. 
le long de la riviCre Chaudière. Ccs gens, au coeur ardent Bertha, veuve de Ti-los Mercier, porte honorableinent 
et généreux, aviiient un objectif de vie fiitiiiliale et pli- ses 87 ans. 
roissi;ile. Adélard, époux de Marie-Rose Dallaire, donna h la 

Aihanase, surnommé "TIiannse" vint s'élablir du postérité 14 enfants, tous vivanis à l'heure actuelle. 
côté sud de In rivière, à uii ii-iille du village. Vers 19 12, i l  Rose, veuve deDonat Ponton et Antoinerte, veuvede 
dém&naeea sur uri lot iiri peu plus éloignk, coriiporrrint Pierrc Bolduc, se portent assez bien. 
une belle érublière qui, aujourd'hui esr l a  propriété d'un Après le dkcès d'Athanase, en 1946. Rose-Délima 
petit-fils. Yves Carrier. En i 922, la maison fut agrandie, épouse çn deuxième noces Donat Beüudet. Eile décède 5 

En avril, rtiai et juin 19 19, les trois plus vieux se sont ans plus tard. 
inilri6s: Alice, épousa Napoléon Choquette, beurrierde l a  Ln fainille Ciirricr compte 67 petiis-cnfants qui, à 
paroisse: Émile, s'unit i Y vorine Blouiri, i l  Ctait déji leur iour, ont agrandi !a famille de plus de cent-quatre- 
établi di] côté fiord, sur la propriEt2 actuelle dc Bernard vingis descendants. 
Blouin. Roméo, se marie à Viola Drouin. II fut bedeau 
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En hommage à rios parents 
Marie-Rose Dalleire et Adilnrtl Carrier 

Adélard, fils di Aihanase Carrier et de Rose-Dklinia 
Poirier, est né le 5 juin 1905. Marie-Rose est la  fille 
cadette de Romaio Dallaire et de Lucie Côrd, elle est nec. 
le 2 déc. 1907.11 s'unissent devant Dieu le 1 1 juillet 1928. 

C'est sur une ferme dans le premier rang qu'ils 
commenceni leur vie de couple cr y élèveront une bellt 
fanlille de 14 enfants. L'ainée, Jeanriine, Germain, 
Cleriiiont. Répinald, Parrick, Loliisette, Sumnne, Rosaire. 
André, Jean-Paul, Moniqiie. Thbrèse, Paulii~e er Briino. 

Adélard travaille sur sa ferine, iiiais d&s que ses 
garçons furent en inesurc de prcndre la reléve, i l  va 
travailler dans les chantiers aux États-unis, ne reven;iiii 
que pour les rravaux de la belle saisori. 

En 1950. i l s  devieniient "laiiier" jusqu'en 1962, la 
t8clie de passer le lait avec une voiture ü clieval revient h 
Patrick, Jean-Paul et  Rosaire. 

Marie-Rose, de nariire joyeuse et généreuse voit ;'i 
l'organisation de toutc cette F~iln.ii!le. IL,-? 

Eii rnai 1962, ils vendent leur ferine i Herciinri v .  u L  4 

Faucher er vicnnei~r rksidcr ;iu village. i \ l ; t r ic - I ( i i~e ,  Adélard 

Adélard travaille toujours dans le bois ei c'est là qu'i I 
décède accideniellement le 20 janv. 1968, i 1'i"ige {le 62 
ans. Marie-Rose decèderd l e  30 jaii\l. 1973 l'âge de 65 de St-tudger pour uiie niesae cori~niéniorniive en pré- 
mis. seiice de piireiirs e i  d'amis. L e  cSl2branr est Andrk leur 

Le dernier dimr~nclie de janvier cillléne i ch:iqiie fils, prései?iemerit ciir2 5 Winnipeg. 
arinée les enfants d'Adélai7d et de MarieRohe en I'iSplise 

l e  rangée: .lcanaine, tciuisettc, Suziniir, kluiiiqutr, 'I'li6rCiic, P~iulirie 
2e raiigie: Germain, Clernionr, RCgiiilild, Fülriçk, Rosaire. Aiidrt, .Jeaii-Paul, lirunr~. 
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Éini le, Fils ci' Aikanase Carrier et de Rose-Délirria 
Poirier. est né le 19 août 1 897 ;I Si-Sébastien. 

Y vonne, fille de Zéphiriii Blouin ei Mathilde Bégin, 
est née le 22 mai 1 S98 it Courcelles. 

Ils se soni conrius à Si-Ludper puis riiririés Ic 24 avril 
1919. 11s eureni 7 enfants: Yolande, Norriland, Gervaise, 
Yves, 6lizübeth. Laval et Geneviève. 

Émile possède sa ferme avant son mariage et la vend 
h Laval, son fils, en 196 1.  Émile est davantage. un homme 
de chantiers q u ' u n  fermier, ce qu i  a pour effet de laisser 
beaucoup de travail a Yvonne, dont la santé est plutôt 
délicate, et aux enfants plusâg&sdela farnille.Cependant, 
Émile est un homme responsable, i l  prend bien soin de sa 
famille et quaiid i l  accepie une cliargc publique, i l  la 
remplitconsciericieusenient. Ilest rnairedesa tnunicipalité 
de 1957 ii 1961, poste qu'il doit quitter alors qu'il 
dtméiiage au vi l la je, une municipalité différente. 

Par ailleurs. Emilc était d ' i ge  d';iller à la guerre 
(1914-1 8); il n'y alla pas, ce ne fut cependant pas sans 
contrainies. En ce temps-la, tout jeune homme ayant 
I'hge d'aller à la guerre devait se soumettre à cette 
formriliié. Pour échapper 1 la recherche des M.P., i l  
quittait la maison sans dire où i l  allait, ce qui  laissait ses 
parents dans uiie gribnde inqiiietude. Par la siiite. i l  nous 
apprit clii ' i l  travaillait sur sa propre Ferme lejour (résidence 
de Raymoiid Roy, rang 1 et allait coucher à la cabane à 
siicredesoii pt!re(propriétédc Yves Carrier, aujourd'hui). 

Émile et Yvonne ont également une grande foi. Ils 
élèvent leur farnille en leur iriculquant le respeci de tous 
CFUX qui les entourent. 

Homtiiage à ccs valeureux pionniers. 

Dan? l'ordre: fimile, Yvorine, Norniünd, Genevicve. Laval, Élizaheih, Yves, Gervaise, Yolande. 



Yves Carrier, filsd'6mile, ipouse~uguet ie Ilallaire, 
fille de Gaudiose te 7 août 1 954. 

De celte uriion naissent 6 enfants: 
Jolianne, mariée 3. Guy Lafleur; Olivier, Pierre-Y ves. 
Brigitte, niariée A Raymond Roy; Anne-Marie et 

Nailialie. 
Marc, marit! h Solange Fillion; Emilie. 

1, Julie, Élise et Isabelle. 
1 

i 
Huguette voit le jouràSt-Ludger le 14juin 1930. Elle 

\, .." fair des éludes primaires er secoiidaires P I'écoie du 
vil Iiige, puis un coiirs commercial Ci Lac Mégantic où elle 

1 '? 
travaille un certain temps. 

L;i COOP de Si-Ludger béntlficie ensuite de ses 
services. Au  cours de ces années, Huguette, bonne n ~ é -  
nagére, se dévoue beaucoup pour ses paxnrs. frères et 
soeurs. Apr2.s son mariage, elle met beaucoup de renips, 
énergie et arnour. r'l éduquer ses enfants, à veiller au bien- 
Sire de sa faniille et au  fonctionnement de leurcommerce. 

Yves voit également le jour i St-Ludger; le 24 
octobre 1930. Fils de cultivateur, il frbquente l'école de 
son rang et par la suire, sedirige vers lecollège Ste-Anne- 
de-la-Pocütière pour compléter ses études. 

À soi? retour, Yves, travailleur acharné se rend dans 
les clianiiers américainset onrariens. Il consacrenussi s ix 
ans de son temps ù la COOP de St-Ludger après quoi, il 

" ; ' * acquiert un cornnierce de meubles qu'i l gère pendant 33 
y;!: 

w ans. 
Le coiiinierce demande beaucoup de temps e l  

d'rnergie. mülgrk tout, les orgniiismes paroissiaux bé- 

8 ~iéficierir qiinnd mênie de son d6vouernent de sa genéro- 
siié. Au fil des aiiii6es. il aura été: secrLtaire-trésorier de 
IIO.T.J., de la collecte paroissiale pour le Séminaire St- 
Georges, des fi3e.s du 50e ailniversaire de l'arrivée des 
religieuses en 1957, égalemerit des fêtes du 7Se anni- 
versilire de la paroiase en 1 967, enfin de la Corriinission 

. . ?  
scolaire pendant 12 ans. Yves est aussi le l e r  aniniateur 

,. .4 la'iqiie à I ' igl ise et l'un des promoteurs du Pavillon St- 
1 Ludger dont il fut le  prisident de 1966 A 1980.11 a aussi 

été direcieur et présideni de 1;i Caisse popillaire pendant 
Hugueile et Yves. q u d q l ~ s  nrinics. 

Trés actif, Iesporl occupe une place de choix dans sa 
vie. Le Iiockey sur patins fut un sport qu'i l a beaucoup 
prliticluk et oinié. Néanmoins, le sport où l 'on reconnait 
vraiment Yves ,  c'est conime jo i~euret  coniniariditaire de 
l'équipe de balloti sur glace "Yves Carrier Meubles" 
avec laquelle i l  ci enlignt! une légion de trophées. 
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Marc, vit le jour le 24 août 1958. II est le fils 
d'Huguette Dallaire et d'Yves Carrier. 

Le 2 mai 198 1 ,  à Audet, i l  u n i t  sa desrinée à Solange 
Fillion, n6e le 26 mars 1958. Elle est la fille de Noella 
Morin et de Léandre Fillion. 

Deux ans plus tard, soit le 9 rnai 1983, une petire fille 
est née, et baptide sous le noni d'Émilie. 

Prksentement Marc travaille dans le domaine de la 
construction. Solange est cortimis de bureau h temps 
paniel au Pavillori St-Ludger et au Foyer de St-Gédéon. 

Marc et Solange oeuvrent au sein du Club Optimiste 
de St-Ludger depuis environ 10 ans. En 1985-86, Marc 
devient présideni de ce club. En 1986-87, i l  est mandaté 
piii tous les clulis de la région, afin de !es représenter au 
District Sud du Qiiébec.eti tant que lieutenant-gouverneur. 
Après quelques années u n  peu moins actives, i l  reprend 
lecollier, en ncceptatit le poste de secrétaire-trésorierpour 
l'année 1989-90. 

Comme le bien-êtrcdes jeunes l u i  tient à coeur, Marc 
accepte le postedecominissaireà laC.S.D.C.en novembre 
1987. Malheureusemeiit, en janvier 1990, i l  se voit dans 
I'obligaiion dcdérnissionner, un nouveletnploi l'obligeant 
à trivailler h l'extérieur de 121 rigion. 

Miirc, Solange et Éri-iilie fort-lienr une petite famille 
sympathiqueet heureusede vivredans leur belle paroisse. 

Yves a une reconnaissance et un souveiiir incffaça- 
bles de ses partenaires sportifs. I I  a aussi l a  chance d'être 
entraîneur d'une équipe féminine chanipioiine. 

Toutes ses activités sportives lui valurent (en 1983) 
d'être élu au Temple d e  la renommée des sportifs de Iü 

Beauce. 
Maigri5 tous sesengagements, i l  sait être pdsent avec 

sa faniille à qui il a donné beaucoup d'amour. 

Avanl: tlrigitie, Yves, Hugueiir, Jriliürinc. 
Arricre: Marc, Is:ibelle, 15lise. Julie. 

Nathalie. 
i 
l 

Éinilie. Olivier et Pierre Yves. Srilangr, f imil ie  e l  klarr. 



Raymond est né à, Lac-Mégantic, le 23 mars 1 952.11 
est le fils de Clkment Roy et d'Ikne Blais. 

Il épouse le 21 juin 1975, Brigitte, née le 25 juin 
1956, f i l  le d'Yves Carrier et dlHuguette Dallaire. 

De cette union sont nées deux filles: Anne-Marie, le 
1 1 novembre 1978 et Natlialie, le 23 mai 1980. 

I l s  demeurent 21 Lac-Mégantic jusqu'en 1977. puis 
déméiiagcnt SI St-Ludger et achhtenr lu maisoii d'Émile 
Carrier, dans le l e r  rang, où i ls  denieurent depuis. 

Brigiue a fait ses études primaires à. St-Ludger, son 
secondaire à St-Mariin, puis ses études collkgiales au 
Cégep François-Xavier Garneau de Québec. Et le est 
caissière Ci la Caisse Populaire de St-Ludger, depuis 
1977. 

Raymond est homme d'affaire, et. depuis Ir, ler 
janvier 1990, s'occupe du développemerit indiisiriel i 
Lac-Mégantic. Il est membre Optimiste depuis 1973, 
puis president de ce club en 1985, conimissaire d'école 
de 1982 à 1988, dont Pksident de la Coniinissioii Sco- 
laire des Cèdres en 1986-87-88. II fi1 t également PrSsi- 
dent de 1'O.T.J. de St-Ludger en 1978-79. 

Yves Trcniblay Bergeron est né h Cliicoutimi le 1 O 
décenibre 1954. 

Francine Smitli est nafivc dc Ncwpori Ctd dc Ciihpiaic; 
elle voit le jour le 6 dkccmhre 1956. 

I l s  s'unirent par le lien du mariage le 30 août 1 980 h 
Terrebonne. 11s ont donnC naissacice i 4 enfiiiits. 

Manucl né le 30 décembre 1980 i Terrebonne. 
Joé nC Ic 12 avril 1982 à Saini-Ludgcr. 
Francis né le 18 novernhrc 1983 à Saint-Ludgcr. 
Martin nC le 14 octobre 1936 égalcineni h SI-tudgcr. 
Cette fanii lle réside dans I'nricieiine maison de 

Thomas Trépanier au 157, rang I depuis rilai 198.. 
Y veb effectue présentement uii travail d'ouvr-ici. hp&- 

cirilisé dans le domaine de la construction. Dans ses 
loisirs, il f ibrique du papier artisanal, comprenant: pür- 
chemin, ensemble de correspondance, l ivre de chevet et 
l ivre de sigriature. 

Fracicine a fait des études en secrtrtariat h Ste-Foy eii 
1974 et tailleur (confection pour hommes) en 1979. Elle 
est présenteiiieiit rnérc de famille et relieuse dc livres. 

I ls  sont tous deux membres de I'associntion des 
Artistes et Artisans de la Beauce. ce q u i  les a m h e  à 
participer occasionnel lenient ii des expositions. 

Eii avrii i t : Frÿnciiic, Fraiic.is, klürliri, Joé 
Eri ;irriérr: Y v ï s  et iM:iiiucl. 



Lise e i  Laval. 

À l'occasion du Centenaire de St-Ludger, c'est un 
plaisir pour Lise et Laval de rediger une courie biogri- 
phie de la  faniille. 

Laval, fils d,Emile carrier et d'yvonne Blouin, naît 
à St-Ludger ie 2 décembre 1935. Comme beaucoup de 
gens de sa génération, Laval est inii ie aux rravaux de la 
ferme. 

Un peu plus tard. il vole de ses propres ai les en allant 
travailler l'extérieur. En premier lieu, dans une manu- 
facture d'acier 6 Montréal; et ensuite coniriie bûcheron 
en Onlario et du côté américain. I I  fait partie deces fils de 
cultivaieursqui sont recherchés, étant debons travailleurs. 
En 1961, il fait l'acquisition de la ferme parernelle. En 
1962, Laval épouse Lise, fille dlHyppolite Leclerc et 

25 iinncrs dr ~rirriage de 1,isr e l  Laval: de gauche à droite: Jus&, 
I,isv, K,uvaI, D:a~iirl. 

- - - 

d' Eva Bilodeüu de Lac Mégant ic. 
L i s e  n'ayant p l i s  l'habitude de la feritie, rie püriage 

pas Ics travaux, cependant, elle est très bonne niSnagSre 
et remarquable éducatrice pour ses deux enfants: 

Daniel, né le 14 août 1963. f i i i r  ses Crudes pri iiiüires 
à Si-Ludger et secondaires b la  Polyvalente Bélaiigrr de 
SI-Martin. Comme son père, il fait un peu de tout. Eii 
1984, 1 1  :rsvaille comme caniionneur aux Aciers de St- 
Gédéon. I I  riside B SI-Liidger. Le 12 sept. 1987, Duiiicl 
épouse Marielle Rodrigue. Ils ont un FIS, Jean-Sébast ien, 
né le 20 nidi 1989. Lise et Laval sont fiers de leur petit- 
f i l s  qui coritinuera la génération de la faniille Carrier. 

Josée est née le 10 jui l  lct 1 968. Après son secori- 
daire, elle terminera ses ériides au Cégep de Sherbrooke 

eii techiiiques iidniiiiistrütives. Depuis 1 988, el le est 
coiniiiis-coiiiptable et denieure à Sherbrooke. 

En 1968, Laval vend sa ferme et s'engage conime 
c;in~ionrieur pour Trarisporl Dallaire. En 1986, le groupe 
Roberi fait I 'acquisit ion de celte conipügnie de iransport 
pour laquelle L ~ i v e l  coiirinue de travailler. II occupera 
différciits postes au niveau de la paroisse: kchevin, 
niarguil lier, iiieiiibrt: des Chevaliers de Colomb Conseil 
9738. 

Les eiifiiiirs étniit aux Audes, Lise oeuvre conime 
couturikre ;i la iiiariufacture Riiy Boisvert et plus tard, 
auprSs des b6iiSficiaires du Privillon St-Ludger. 

Lnvül et Lise sont fiers de vivre dans une localité où 
les citoyeiis fonl preuve d'atiiitié et de collaboration. 



JACINTHE, 0 1.02.48, mariée à Michel Desjardins 
en 1983. 

La faniille s'est agrandie de deux arriére-petits- 
enfiiiits: Frédéric et Valérie, enfants de Michelle et Guy 
(Claude). 

Noël gagne la vie de sa famille ;i cultiver sa ferme et 
passe plusieurs hivers dans les chantiers du Maine avec 
ses frères (Émile et Adélard) et revient au printemps pour 
exploiter son erablière. II trouve le temps de s'impliquer 
au niveau de la paroisse comme commissaire d'école, 
niürgui IIier. 11 fait partie des conseils d'adniinistration de 
la Caisse populaire et de la Coopérative. 

I l s  vciideiit leur fernie h Wilbrod Arguin en 1965 et 
s'2r;iblissent au village diins Iü maison déji habirte par 
ses parents eii 1943. Malheureusernent, Noël ne pei~t  
jouir très longtemps du repos bien mériré car sa santé se 
dirériore beaucoup. Api-ès uiie loiigue maladie, il décède 
le 26 octobre 1970. 

Marie-Mrirthe, n.iülgrSses 83 ans et une srin16 fragile, 
demeure toujours dans sa maison. 

La fiirnille Carrier disire rendre Iiommage aux pn- 
roissiens de SI-Ludger avec qui elle partage Iü Lerté de ce 
100e Aniiiversairc. 

Mariage de N&l Carrier et de iMarie-klarltie Uluuin. (2 janvier 
1929). 

Noël. fils d'Ar hanase Carrier ec de Rose-Deliinü 
Poirier, est né à Si-Ludger le 25 décembre 1900; sa mkre, 
femine profondément chrélienne, s'était mêirie rendue 
assister il la  inesse de minuit er se rendant compte que le 
moment de la naissance 6tai t arrive, dut quitter peiid;~nt 
la cérémonie religieuse et retourner i la maison "en 
carriole" (3 km) pour doniier naissance a son fils le matin 
de "Noël". 

Le 2 janvier 1929, i l  épouse à Si-Ludger, Marie- 
Marthe Blouin. née le29juil let 1907 àSt-Sibastien. fille 
de Ztphir in Blouin et  de Matfiilde Begin. 

I ls s'établissent sur la ferme ~aiernel le située sur Iü 
route 204. Les parents Carrier demeurent avec eux jus- I' l iolti prist. 3 I'iir.w\inn du J(le ,Aiini,ersliire d e  niariuge ( 1  1969). 

Eiiüvaiit: Noël  c i  M a r i t - M ; i r i l i ï .  EriiirriCre: Jïari-Huguts, Odetlc, ~e sur qu'àI'autortine42et quitrent pour s'établirau villa, 
Claude. Jaciiitlie, Cliislüiii, Jcunnc-Mvnrr. 

la  rue LaSalle dans une maison qu'ils ont construite eux- 
mêmes. -.,-- 7 

De cette union naissent 6 eilfanis: 
GHISLAIN, 22.03.30. marié h Lou i~et ie  Beaudoin +F -. T J7,- if- *--, --- 

en 1956 (Alain, Éric). 
CLAUDE, 22.02.34, marié h Jacqueline Cliclie eri &c. 

----; + -- 
1957 (Michclle, S O S ~ ~ ) .  1+ 

ODETE,  10.05.38, mariée à Jean-Louis Bouffiird -~- , ip  . - .- - 
\ 

cn 1963. ' 1  - 
JEANNE-MANCE. 16.02.43, mariée 9 Jean-Noel -., 

Bégin en 1967 (Annie, Ctiarles). 1 
c, 

3EAN-HUGUES. 16.02.43, marié h Solange Bégin -? 
en 1969 (Nadia, Isabelle). I.eur riiaisoii sur la ruuic 204. 
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di i~ is  I'üppartenieni ütten:ini au bureau de poste pour 
Cliis~ain e t  Louisette. f inalerrienl acheter Iü rniiison qu' i ls  possédent 

pré.wiiienienr sur l a  rue de l'Église. 
- Gliisluin déliiissc le  niztier de bùcheron en 1958. 

Policier municip:il en 1961, il devient le principal em- 
ploye chez Yves Carrier Meubles pendant près d'une 
treiiiuine d'iiiiri2es. D'une grnndepoly v;ilence, i l  y exerce 

Cliislain, fils de Noël Carrier et de Maric-Marille a ]il t'ois les nizliers de livreur. riparateur de scies 3. 
Blouin, est né l e  22 mars 1 930. cli;iFiies et posecii de revêtements souples. En 1984, i l  

I l  quitte 161 I'éco)e pour aider son père traviiux di: dici-oche le coiil rat de coiiciergerie ii 1 '  Ecole élémentaire 
la ferme et plus tard, aller [rav;]iIler daris les cliünt iers de Niiziireili. Toul t.11 ~ ' i i~clui [ t ; int de ses fonctions de con- 
la rggion, du Maine ou de l'Ontario. cierge. i l  va de temps B nuire ;i~i bois faire le travail qu'il 

Louisette. f i l le de Josepli (Jos) Beaudoin et de Marie- pdpre: bfic her. 
Louise Paré, est née à St-Sariiuel le 20 janvier 1933. À I'ouvci-rure du Pl ivi l loi i  St-Ludger eii 1969, 
Deuxiénie enfant de l a  fan i i l le ,  e l l e  doit très ter aider sa Louisetle est eiigiigée coninic suppleante daris cet éta- 
nibre aux [iches ménagkres en plus de faire l a  coirip1ü- blisse nierit. Elle y pr;it ique presque tous les méiiers avant 
bilité du n~oul in à scie de son père et d'y mcsurej- le bois d'occuper son poik iicriiel de buündière. 
h I'occosion. Dc leur union sont nésdeuxglirçons: Alain, le 24 mai 

Ghislain vient d'ailleurs, irüvailler à ce mouliri il 1959 et Éric, It: 30janvier 1965.11s oril fait IOUS les deux 
n'est p;is sans remarquer la fi l  je du patron. 11% se niarielit des Stlidcs ~iiivei-sicaires: I'iiiné en géographie, en amé- 
le 7 juillet 1956 et s'établissent i Si-Ludger dans l'an- iingetiieni du leiritoire el en sciences poli tiques; et le 
cienne maison d'Antonio Régin. [lsernménügenr ensuile ciidei, en t ritduciion (fronçais, anglais, esprignol). 
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4 générations: Josepli C n r r i c r , ~  ialIleh.lary, Diana. lille de Mary 
et l'enfant: Gérard, f i l le  de Diarin. 

Qui &rail Pierre Carrier.? 
II nous faut remonter en 1670 pour connaFtrc son 

origine. Jean Carrier et son épouse partirent de France 
pour venir s'etablir au Québec. Après trois siècles, oii 
peut dire que Jean est l'ancêtre de milliers de familles 
Carrier ripandues un peu partout au Quebec et ailleurs. I I  
noiis faut remontera 8 générations pourtrouver lenomde 
Joseph, pkre de Pierre, né A Ste-Hénéd i ne en 1 844. En 
1865. il épousait Marie-Fabianiiü Nolet h Sie-Marie de 
Beauce. I l s  établirent leur domicile Q Sacri-Coeur de 
Jésus. De cette union, 18 enfianis sont nés, donr Pierre, le 
24 mars 1888, l'auteur de ce reportage. 

Vers les années 1900, comme l'agriculture est à peu 
près la seule source de vie du temps et coinme S r - L u d g e r  
est une paroisse nouvelle, beaucoup de lots sont dispo- 
nibles. loseph vient s'y établir, obtenant le lot #42. situé 
sur le rang 1. Aujourd'liui, ce lot est la propriété de 
Bernard Blouin. 

Apr2s application, il obtient 4 lots, t o u s  voisins, pour 
établir ses 4 garçons dont Pierre qui eut droir au lot #6-A, 
situ& sur le rang 9, le seul B y demeurer. 

Ces lors ne sont pas faciles d'accès, il faut le dire, 
cheminant à travers bois et rivikrts, on y arrivait ü. 
I 'extrimi téouest;c'cst IIiquecornmence le défrichement. 
Un camp de bois rond ei une petiie grange furent bütis et 
quelques acres sont mises en culture. 

Quelques temps  ilu us tard, un cliemin est érigC entre 
les rrings 8 et 9 fidisant un rang double. 

Pierre, par tri force des événements. doit y aménager 
et y coiistruire sa nouvelle deriieure. En 1909, il fait la 
connaissance d'une jeune iiistitutrice du nom de Célina 
Lessard, venue faire la classe j, l'école du bas du rang 9. 
Le 12 juillet 19 1 O, Pierre et Célina s'épousent en l'église 
de Sr-Joseph de Beauce. 

Dix eiifarirs sorit nés de leur union. Après avoir 
oeuvré sur sa terre pendant plus de 40 ans, Pierre prend 
si1 retr;iile léguant sa ferme au plus jeune de ses fils, 
Rol;iiid. 

Retir6 a u  villiige. Pierre décède après quelques an- 
nées, soit le 1 1  miirs 1962. Son épouse. Céliriadécèdera 
le 22 déceiiibre 1973. 

Tous deux reposent ou cirneiikre de Si-Ludger. 
Nous gardoiis le meilleur des souvenirs de ce couple 

c o u r i i g e u x  et croyant qu'ils Stüient. 
Enfants de Pierrt: et Célinli: 
LÉONIE, ii2e le 24 mars 19 12, d é c é d é e  le 20 avril 

1935: - - - - 3 

EM ILE, n6 Ic 1 8 iijnrs 19 14, déçkdc Ic 8 novcnibre 1986 
- Lorriii iic Ruy (QuClicc); 

AIMÉ,IIC Ic 8 11i;ii.s 19 16, Juliciinc Morcau (QuSbcc); 
REGINA, i i t e  Ic 25 j:invicr 19 18 - Girard Btgin, dicédé 

jc 30 aoûi (Si-Lutlgcr): 
ROSAIRE, n i  Ic 20 fEvricr 1920 - Yolnndc Foriier (St- 

Ludgcr); 
ALICE, nec Ic 2 1 l'évricr 1922 - RçnC Michaud 

(Plc~sisvillc); 
ADRIEN, n6 Ic 3 septciiibrc 1924 - ddddk le 8 jnnvicr 

i 954; 
ÉMILIENNE, net lc 24 iiovciiihrc 1926 - Jean Bizier 

(Magog); 
ROLAND. nc Ic 20 li'vricr 1929 - Tli~i.&sc Boulct (Si- 

L udgci.); 
1-IERibIANCE. iiCc Ic 29 avril 1931 - Laurcnt Foriin 

(Magog); 

Faniillc de Picrre c t  Célina 
A r r i i . ~ . ~ :  Alirc,  Rosaire, Giiiié, I,éonie, Éniile, RCgina. 
Avani :  Eniiiirnnr, Ruliind, Pierre, Hrrm:incr, CClina, Adrien. 



~amiltedc~usaire e t  ~ o l 3 n d e - À  l'arrière: Renl:,Urnuît,Jrari-Pierre, i3crnui-d, Roliert,Atain,Cal:tannAt~ Cenlre: I,ise,Rosuire, Yolande, 
Rsyrnondr. À l'avant: Sylvie, Mir t~el le ,  Johannr. 

Le 20 février 1920 es1 né et baptisé à Si-Ludger sous 
les prérioins de Joseph Antonio Rosaire, f i l s  de Pierre 
Carrier et de Célina Lessard de la  dite paroisse. Apres 
avoir fait son cours primaire ii l'école no 1 I du ratig 9. il 
quitte l'école pour aider son père sur la  fernie. Eii 1940. 
i l  fair I'acquisitiondulot6A,situésurlerang9. En 1943, 
il épouse Yolande, fille de Joseph Forrier et de Elmina 
Bégin de St-Gédéon. De  cette union, est nee une f ~ m i l l e  
de douze enfants. Dans tes années de restriction que 
furent celles de l a  guerre. Rosaire dut exercer plusieurs 
métierr; pour subvenir aux besoins de sa famil le riotain- 
ment ceux de défricheur, bûclieron et rnenuisier-chrir- 
peniier. La vie est d'autant plus difficiie pour son épouse 
qui, pendant les longs mois ci '  hiver, en plus de s'occuper 
de $3 maisonnée, doit prendre soin des animaux. Vers les 
années 1960, Rosaire achète les fernies voisines, soit les 
lots no 4B, SA et 5B, une superficie de 325 acres. 

Rosaire fut également au service de s;i piiroisse 
puisqli'il occupa les fonctions de conseiller mui~icipii l, 
de corrimissaire d'école et de marguillier. Aujourd'hui, 
les ei~fants étant tous mariés, In famille s'enricliir de 23 

Au nioment de prendresa retraiteen 1983,Rosairese 
consr ruii une jolie maison revêtue de pierres des champs. 
sitiide nu 103, rue Baillargeon. En 1984, ayant cedé sa 
ferrile h GaPtan. le plus jeune de ses f i ls,  il emménage 
dans sa nouvelle demeure où, avec son epouse, ils peu- 
venr vivre daiis la sérhiré qu'ils ont bien rnéri~ée. 

Aujourd'hui, Rosaire d'ajouter bieri Iiunibletnent: 
"Peu i mpoi-te la rnaniSre dont j ' a i  mené ma barque, même 
si je  suis un minuscule petit point sur la carte, j e  suis fier 
d 'y  laisser nia marque." 

petiis-enfalits, c'est autant de maillons ajoutés à cette 
chaîne qui n'est pas prête de disparaître. Maisiin de Rusairr Carricr 
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