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Avant-propos

Au moment ou les Quebecois redecou
vrent la beaut€! de leurs paysages, la ri
chesse de leur histoire et developpent des
moyens pour les preserver et mieux les uti
liser, la publication d'un circuit patrimonial
sur la plaine c6tiere de Bellechasse ne
represente qu'une contribution, parmi des
tentatives diversifiees, visant a renforcer
cet engouement collectif et a en aug men
ter la qualite.

Tout en assignant a celte etude des
objectifs realistes, lies a une meilleure con
naissance de I'histoire culturelle de Belle
chasse, nous avons rapidement pris
conscience de la necessite de depasser la
simple description ou Ie pur catalogage de
faits ou d'objets en relation avec Ie patri
moine. Cette demarche, qui se traduit dans
la presente publication par Ie passage
constant du plus general au pius particu
lier, donne au lecteur des points de refe
rence lui permertant de situer Jes unites
dans leurs ensembles.

Ce faisant, nous nous sommes fixes
deux objectifs principaux. Le premier en
est un de sensibilisation au patrimoine de
la region concernee. Nous nous adressons
ici principalement a la population locale
afin qu'elle prenne davantage conscience
de la realite culturelle qui I'entoure, qu'elle
soit plus soucieuse de sa conservation et
qu'elle developpe des attitudes plus pro
noncees pour la diffuser et la faire connai
tre Le second objectif, qui s'adresse a
I'ensemble des lecteurs, vise a debarrasser
la notion de patrimoi ne de son contenu
parfois trop specialise et a accentuer son
cote humain.

Nous esperons qu'en entreprenant ce
circuit patrimonial, en plus de decouvrir la
tres grande richesse culturelle de Belle
chasse, vous serez a meme de reconstituer
Ie mode de vie traditionnel de ses habi
tants et surtout d'apprecier la continuite
harmonieuse qu'jls ont su preserver entre
Ie passe et Ie present.
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Methode d'utilisatlon du Guide

La plaine cotiere de Bellechasse est
d'abord une region rurale. S'il est vrai qu'on
n'y retrouve pas, comme dans les zones
urbaines fortement peuplees, une densite
et une diversite architecturale prononcees,
il ne faut pas croire que son patrimoine se
limite, <;:a et la, a quelques eglises dont
I'ornementation est due a un sculpteur de
renom. En fait, c'est precisement cette
caracteristique de region rurale qui, avec
ses altributs prop res, nous fait Ie mieux
saisir I'evolution de la richesse culturelle
quebecoise. Notre mentalite, de plus en
plus citadine, nous tait oublier qu'il n'y a
pas si longtemps, la population du Quebec
etail rurale a 80% et que c'est dans des
regions comme Bellechasse que vivaient la
majorite des Quebecois. On retrouve donc,
dans la plaine cotiere de Bellechasse, ma
tiere a recherche sur Ie patrimoine pour
comprendre les racines de notre heritage
culturel, ce qui est peut-etre plus impor
tant que la connaissance de la vie urbaine
d'autrefois. En d'autres termes, si Quebec
a eu sa place Royale, Bellechasse a eu son
Chemin du Roy, emprunte lui aussi par de
nombreux passants.

C'est dans cette optique que nous vous
invitons a decouvrir la plaine cotiere de
Bellechasse, une region fascinante par les
richesse patrimoniales qu'elle recele. Cette
parcelle du territoire quebecois comprise
entre Beaumont et Saint-Vallier, Ie long du
Saint-Laurent, et entre Saint-Raphael et
Saint-Gervais, dans Ie piedmont appala
chien illustre une bonne partie de notre
histoire nationale. Les complexes domici
liaires, les activites economiques et socia
les, ainsi que les conversations courantes
en font toi.

Le peuplement de la plaine cotiere de
Bellechasse s'est fait, de maniere significa
tive, au tout debut du regime fran<;:ais selon

Ie systeme des seigneuries. Sous Ie regime
anglais. de nouveaux villages s'erigent dans
la zone interieure. Les communautes les
plus recentes datent de la vague de colo
nisation du siecle dernier. On retrouve
donc, a travers I'hisloire et les batiments
de la region de Bellechasse, une demarca
tion assez neUe entre les trois grandes
phases tres representatives de I'evolution
cullurelle quebecoise.

Afin de vous aider a mieux saisir cette
evolution, Ie present guide vous propose
deux approches complementaires. Une pre
miere prend Ie nom de circuit peripMrique
et consiste a taire Ie tour de la region a
I'aide des routes principales qui croisent la
plupart des villages de la region. Destinee
principalement a ceux qui ne disposeraient
que d'un temps limite, cette demarche est
la meilleure fa<;:on de se sensibiliser au
patrimoine de la region et d'en saisir les
elements importants.

La seconde approche, plus longue, per
met une connaissance plus approfondie,
car elle s'appuie sur ce que nous appelons
les circuits interieurs, qui combinent la
visite tant des villages que des rangs qui
les entourent. Ces circuits interieurs
conprennent trois volets principaux: Ie
patrimoine lie aux activiles economiques,
aux activites religieuses et aux evenements
historiques. Vous pourrez donc privilegier
un volet particulier puisque chacun est
accompagne d'une carte de localisation,
ou tout simplement les combiner en vous
referant a la carte synthese.

Peu importe I'approche choisie, nous
souhaitons que I'utitisateur du guide soit
en mesure de percevoir les ensembles
avant les objets. C'est I'une des fa<;:ons, a
notre avis, d'apprecier Ie patrimoine de la
region et, si la methode s'avere profitable,
de I'appliquer a d'autres regions du Que
bec.



I - LE CIRCUIT PERIPHERIQUE

Information gimerale sur Ie peuplemenl

Le premier circuit que nous vous pro
posons vise a faire connaitre Ie patrimoine
dans Ie temps et !'espace. Le texte qui suit
et les cartes qui I'accompagnent permet
tront de saisir la dynamique du peuple
ment dans la plaine c6tiere de Bellechasse.
Pour faciliter la comprehension, un retour
historique s'impose.

Au debut du XVW siecle, la ville de
Quebec est fondee. La cote de Beaupre et
I'Tle d'Orleans reyoivent de nombreux co
lons par Ie systeme des seigneu ries. Cette
forme de peuplement s'applique aussi sur
la cote sud du Saint-Laurent a la fin du
XVlle siecle. Dans la plaine cotiere de Bel
lechasse, trois seigneuries sont ainsi con
cedees a des seigneurs: celie de Vincennes,
celie de Beaumont et celie de La Durantaye.

Celles-ci ont une forme rectangulaire et
sont bornees a I'avant par Ie fleuve Saint
Laurent ou par d'autres cours d'eau, prin
cipales voies de communication a cette
epoque. Dans Ie but d'en assurer I'acces,
I't:tat concede des parties de territoire beau
coup plus longues que larges. Pour cette
raison, Ie seigneur distribue aux censitaires
des terres orientees de la meme fayon que
la seigneurie, se reservant une partie qui
constitue son domaine.

Une fois les terres situees en bordure
du cours d'eau concedees, Ie seigneur
cherche a favoriser la penetration vers I'in
terieur. Les lots sont alors de forme rec
tangulaire, de meme superficie que les
precedents, perpendiculaires au fleuve mais
cette fois-ci bornes par une ligne parallele
ace dernier et appelee Ie fronteau.

Dans la plaine cotiere de Bellechasse et
plus precisement dans la seigneurerie de
La Durantaye, Ie seigneur fait des conces
sions dans cinq rangs successifs pour
favoriser Ie peuplement a l'interieur de sa
seigneurie. Par contre, cette occupation
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Les metiers dans Bellechasse - 1871

s'effectue au detriment des Abenakis, peu
plade amerindienne qui utilise ce territoire
pour des activites de chasse, de pEkhe et
de trappe.

L'organisation sociale et religieuse
prend donc forme sur la Cote-Sud. Des vil
lages se creent en bordu re du fleuve:
Beaumont, Saint-Michel et Saint- Vallier en
sont les premiers hameaux, face a I'lie
d'Orleans. A.la fin du regime franc;:ais, Saint
Charles est erige en paroisse. Plusieurs
Acadiens deportes de leur pays par les
Anglais viennent s'etablir plus au sud dans
Ie premier rang, appele c<P'tite Cadie", qui
sera intl3gre it la paroisse de Saint-Gervais,
erigee canoniquement en 1780.

Au milieu du Xlxe siecle, une autre
paroisse, Saini-Raphael, vient s'ajouter a
celles qui sont deja formees. Au deb ut des
annees 1900, la paroisse Saini-Gabriel de
La Duran/aye est erigee canoniquement.

Quelle que soit I'anciennete de ces vil
lages, leur forme et leur dimension refle
tent un type d'organisation sociale et eco
nomique semblable. C'esl ainsi qu'autour
de I'eglise, Ie long de la rue principale et
parfois dans quelques faubourgs, sont lo
ges des gens de metier. lis rendenl des
services essentiels a la population agricole
residant majorilairement dans les rangs. A.
litre d'exemple, Ie recensement de 1871
nous indique I'importance des gens de
metier dans les villages de Bellechasse.

Manoir de la seigneurle de La Durantave

Manoir de la selgneurie de Beaumont

Carrossiers: 4
Tonneliers: 6
Bouchers: 5
Confiseur: 1
Modistes: 5
Mecaniciens: 4
Batelier: 1
Boulangers: 5
Petits negociants: 22

17
43

5

3161
70
38

76

Agriculleurs:
Marins-pilotes:
Forgerons:
Charpenliers
menuisiers:

Cochers
charreliers:

Commis:
Cardeurs:
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LA PLAINE COTIf:RE DE BELLECHASSE

Meme si aujourd'hui plusieurs de ces
metiers ont disparu, Ie patrimoine bati s'y
rattachant demeure visible. En fait, Ie mode
d'occupation qui prevalait a la fin du Xlxe
siecle est encore Ie meme aujourd'hui, Ie
village demeurant un centre de services et
Ie rang, un lieu d'exploitation agricole.

La connaissance de I'histoire et de
I'amenagement de I'espace, mettanl en
relief la dynamique du peuplemenl et les
differences entre villages, constitue la base
du circuit peripherique. Cette premiere
approche generale peut facilement s'enri
chir de la documentation liee aux circuits
interieurs me me si ceux-ci ne sont pas
empruntes.

' ...
(CHILl[

~_ 2 I 0

LA PLAINE COTIf:RE DE BELlECHASSE

LEGENDE: _

Occupation du terrltoire dans la seigneurie
de La Durantaye

o Al'!qlme Ir~n~alS 0 Fin (Iv XIX" slecle

• Regime angl315-

~volution du peuptement

l I II t
ll.... .......----y=z=.,-"". Il,'h

Salnl·Ger~·"IS

1780

L~GENOE ---,

o R~In'Il? lranC81s 0 Fin du Xlxe slecle

• Re91me anglals
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II - LES CIRCUITS INTERIEURS

Le patrimoine lie
aux activites economiques

A I'instar de bien des regions rurales
q uebecoises, I'econom ie de Bellechasse, a
ses debuts et encore aujourd'hui, repose
sur I'exploitation des ressources dites natu
relies. Parmi ces dernieres, Ie travail de la
terre occupe, sans conteste, une place pri
vilegiee. Viennent ensuite, mais nettement
en declin depuis quelques annees, les
activites maritimes, principalement dans les
villages littoraux. Finalement, dissemine a
travers tout Ie circuit et localise surtout
dans Ie centre des villages, se retrouve I'ar
tisanat et son evolution graduelle vers la
petite et moyenne entreprise.

L'aspect economique permet d'aborder
une partie essentielle de la continuite cul
turelle, celie qui traduit l'adaptation du
producteur a un espace precis selon Ie
type de ressources qu'jj choisit de mettre
en valeur, ce qui explique la constitution et
les transformations d'un patrimoine donne.

Exploitation des ressources naturelles

On retrouve Ie patrimoine immobilier
agricole partout dans la plaine cotiere de
Bellechasse. Localisees principalement
dans les rangs, OU les terres agricoles sont
moins soumises a la speculation fonciere
et a la construction domiciliaire, les fermes
familiales existent en quantite. Aux abords
immediats de plusieurs villages et dans
certains d'entre eux, elles longent encore
la voie centrale, temoins des activites eco
nomiques traditionnelles de la region et du
role important qu'elles continuent d'y assu
mer.

Au plan technique, les fermes familiales
forment des ensembles assez complexes
et leur localisation parfois diffuse rend
quelque peu difficile une etude precise de
leurs differences et de leurs caracterist;
ques.
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Ensembles de biitiments agricoles



Pour remedier a celte difficulte, nous
vous proposons une demarche qui vise a
saisir I'essentiel de ces ensembles, a eta
blir des modeles-types auxquels vous pour
rez appliquer les variations au moment de
la visite de la region. Po.ur bien saisir ces
modeles, il faut se rappeler, sauf pour
quelques exceptions relrouvees surtout
dans les villages littoraux plus anciens, que
les batiments mentionnes datent en majo
rite des Xlxe et xxe siecles. Or, dans la
seconde moitie du siecle dernier, comme
beaucoup d'agriculteurs quebecois, ceux
de Bellechasse abandonnent progressive
ment la culture du ble pour devenir pro
ducteurs laitiers.

C'est autour de cette transformation
economique majeure que se greffe la com
prehension du «bati» sur les fermes fami
Hales de la region, et ce, jusqu'a nos jours.
Cette nouvelle orientation de la produc
tion, accompagnee d'une mecanisation ac
crue, entraine chez les producteurs une
plus grande specialisation mais ne signifie
pas pour autant la disparition de toutes les
activites connexes. Celte evolution vers
I'industrie laitiere en me me temps qu'une
hesitation a abandonner completement tou
te activite secondaire se retrouve dans la
plupart des ensembles immobiliers des
fermes familiales actuelles de la region.

La ferme familiaJe

Au debut de la colonie, une concession
est accordee au censitaire a condition «de
tenir feu et lieu et de faire desert», ce qui
signifie que Ie colon doit habiter et detri
cher son lot. Aussi, a partir du fronteau qui
sert de site pour I'habitat, Ie colon defriche
la foret et repartit les diverses productions
en file sur son lot, selon les qualites du sol
et la progression des abattis.

En general, on debute, autour de la
maison, par Ie jardin avec les legumes;

suivent les clos de ble, d'avoine, d'orge et
de lin. Plus loin, s'allongent les pres et les
pacages a foin plus ou moins dessouches
ou I'on retrouve un cheptel varie: Ie colon
a non seulement besoin d'animaux de trait
pour dessoucher et labourer, mais il lui
faut aussi des moutons pour la laine et des
porcs fournissant de la graisse et de la
viande.

Enfin, vient la partie en «bois debout»
au fond du lot, qui sert a assurer I'approvi
sionnement en combustible, en bois de
construction et utilisee parfois comme era
bliere.

L'organisation des batiments sur la fer
me familiale est un indice revelateur des
activites qu'on y pratique, car chaque fonc
tion possede sa propre construction. Com
me vous pouvez Ie constater sur les cro
quis, I'habitant a tendance a multiplier ses
batiments Ceci s'explique d'abord par les
habitudes des regions du nord-ouest de la
France davanlage orientees vers la ferme
divisee en multiples biHiments. Une deuxie
me raison, celle-ci d'ordre economique,
veut que pour chaque habitation en voie
de formation, on construise les batiments
en fonction des besoins.

Le milieu joue aussi un r61e dans cette
volonte de disseminer les batiments autour
de la maison, car les froids rigoureux,
obligeant I'habitant a chauffer continuel
lement, font qu'i I prefere disperser les cel
lules afin de ne pas tout perdre en cas
d'incendie o'autre part, les chaleurs de
I'ete rendant la cuisine de maison inviva
ble, I'amene a construire une cuisine d'ete.
Cette piece est attenante au principal corps
du logis ou dans un batiment separe, pres
de la maison. De plus, I'abondance sur
place du materiel de construction par
excellence qu'est Ie bois fail qu'on s'inte
resse peu a I'economie des batiments.

Enfin, pour ce qui est de I'orientation,
de la distance et de la place respective de
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chaque batiment, cela peut varier d'une
habitation a I'autre. Toutefois, ;1 arrive que,
dans I'agencement de leur distribution,
l'habitant cherche a se servir de depen
dances comme coupe-vent afin de prote
ger la maison des vents froids dominants.

Voyons maintenant de fa90n plus detail
lee les caracteristiques et les fonctions des
batiments de la ferme lamiliale.

La maison

Pour se loger, Ie colon utilise les mate
riaux que la region lui offre, c'est-a-dire Ie
bois, produit immediat de son defriche
ment, ou encore la pierre, en faisant usage
de gres ou de pierres des champs, cailloux
de granit qu'il trouve Ie long des cours
d'eau, en abondance sur sa terre.

Aux debuts de la colonie, on batit des
maisons a toit aigu, d'esprit fran9ais, pro
visoirement de faibles dimensions afin de
permettre a I'habitant d'y installer sa famille
Ie plus rapidement possible et de restrein
dre I'espace a chauffer, car I'atre est Ie seul
moyen dont on dispose contre Ie froid et
I'humidite.

Au XVllle siecle, la maison se modifie
peu a peu et plusieurs changements vont
la rendre plus confortable. Des modifica
tions comme Ie solage, les portes et lene
tres doubles, Ie poele de lonte permettront
I'augmentation du volume de la maison et
du nombre de ses ouvertures, ce qui temoi
gne de son adaptation climatique au milieu
quebecois.

Au Xlxe siecle, la maison «quebecoise"
avec son toit a pente douce, sa galerie et
souvent sa cuisine d'ete, va se repandre et
parfaire son adaptation qui atteindra son
apogee vers les annees 1850-60. A partir
de ce moment, I'hiver cesse de jouer son
role repulsif et on s'altache davantage aux
details de decoration.

Maison d'esprit fran~ais de La Durantaye

Maison de pierre de Beaumont



Maison quebecoise de Saint-Charles

Malson amansarde de Beaumont

Au Xlxe siecle egalement, la maison
d'influence anglaise et americaine, carac
terisee par la grande utilisation de la man
sarde, fail son apparition dans Bellechasse.
De plus. de nouveaux materiaux, telles la
brique ella lole, seront de plus plus utili
ses a cause de leur faible cout de produc
tion et leur eflicacite. Enfi n Ie developpe
ment de I'industrie forestiEHe axe sur la
planche et Ie madrier favorise la construc
tion a charpenle claire comme c'est Ie cas
dans la pluparl des maisons de coloni
sation.

Le debut du xxe siecle, en continuite
avec la fin du siecle precedent. offre de
nouveaux materiaux tels Ie goudron asphal
te, Ie papier imitation de brique et Ie bar
deau d'amianle. La premiere moitie de ce
siecle voil de nouvelles constructions de
maisons de colonisation. Enfin apres la
deuxieme guerre, commence Ie regne du
bungalow de conception tres uniforme qui
confirme Ie renforcement de I'influence
americaine dans notre habitat. Ce lype de
bungalow se transforme loulefois au cours
des dernieres annees et presente des
caracteristiques de plus en plus quebe
coises.

Une lois sa maison construite, I'habi
tant I'entoure de diverses dependances. En
voici quelques types representatifs a tra
vers Ie temps:

Le {ournil: c'est Ie local ou est place Ie
four a pain. Situe dans un batiment separe
de la maison, il sert generalemenl de mai
son d'ele. Dans Bellechasse, il en existe
encore plusieurs: leur construction remonte
a la seconde moitie du XVllle siecle. Au
Xlxe siecle, la cuisine succede peu a peu
au fournil.

15



16

La grange-etable: les plus vastes bati
ments qui constituent la ferme tradition
nelle sont fa grange et I'etable. D'abord
separees I'une de I'autre et de faible dimen
sion, on les retrouve par la suite plus direc
tement associees, I'etable s'installant au
rez-de-chaussee de la grange. Cela contri
bue a surelever et a rendre plus imposante
la grange a laquelle on accede alors par Ie
pont de fenil ou garnaud.

L'etable, construction de bois avec toit
a deux versants et servant d'abri pour Ie
betail, doit etre protegee du froid et de
I'humidite. La grange, en planches sim
ples, n'ayant pas besoin d'etre hermeti
quement close, reclame meme une certaine
ventilation d'ou la presence de petits clo
chers ajoures et eleves sur son toit, les
campaniles. La grange sert a abriter les
recoltes, Ie ble pour les humains et les
fourrages pour Ie betail.

Au Xlxe siecle, I'abri des fourrages
prend plus d'importance et la grange s'as
socie plus intimement a I'etable. Aussi, afin
d'augmenter la capacite de la grange, on
va par la suite agrandir Ie carre de la
grange-etable et lui greffer des batiments
comme I'ecurie, la porcherie, Ie hangar a
fumier ou encore la remise a instruments
aratoires, suivant les besoins.

Enfin, a la symetrie des toits a deux
versants caracteristiques de I'habitation
traditionnelle, succede une variete de mo
deles com me la toiture en pavilion, d'esprit
anglais, les toits brises de type mansarde
ou la grange a huit pans (octogonale)
ex portee chez nous par nos voisins du
sud. Pour sa part, Ie XX e siecle nous
apporte la grange-stable moderne a toit
voOte en tole ondulee d'aluminium ou
d'acier avec son ou ses silos donnant plus
d'espace pour les fourrages. Elle tsmoigne
de la specialisation accrue vers I'industrie
laitiere.

Fournit de Saint-Gervais

Grange octogonale de Saint-Charles



Grange li coyaux de Saint-Michel

Poulailier de Saint-Raphael

Grange it tolt pavilion de Saint-Vallier
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L 'fkurie, la bergerie, fa porcherie, Ie
poulailler. ces petits batiments servent
d'abri pour les chevaux, les moutons, les
porcs et les poules avant d'elre annexes a
fa grange-elabte. Cependant Ie poulailler
demeure souvent un batiment independant.

La faiterie: il s'agit d'une petite cons
truction autonome ou accolee a la maison,
en pierre ou en bois, servant de garde
ma nger et de lieu pou r conserver les p ro
duits lailiers. Si Ie froid est un probleme
lorsqu'il faut Ie vaincre par Ie chauffage, il
constitue neanmoins un elE~ment positif
pour la conservation des aliments.

La gfaciere: on en retrouve des Ie XVlle
siecle: c'es! un carre de bois ou de pierre
isole et souvenl enfoui en parlie dans Ie
sol. Pendant la saison froide, on Ie bourre
de glace ou de neige tassee pour y main
lenir une temperature propre a la conser
vation des denrees perissables pendant
presque tout I'ete. Plus tard, un carre en
charpente claire isole de sciure de bois et
rempli de neige ou de glace pendanl I'hiver
servira aux memes fins.

Les remises et les hangars a bois: on
retrouve une ou piusieurs remises pres de
la maison ou, a cause de la grandeur des
loIS, eloignees dans les champs. Ces remi
ses servent d'abri pour les animaux ou Ie
fourrage, de rangement pour les recoltes,
les instruments aratoires. les voitures d'ete
el d'hiver, ou d'alelier pour accomplir cer
taines besognes courantes. Les hangars a
bois, parfois au nombre de trois ou quatre,
servent a corder les differentes especes
selon leur fonction.

La cabane a sucre: elle correspond a
celIe activite agricole printaniere heritee
des Amerindiens et qui consiste a recolter
la seve de I'erable pour produire, apres
ebullition, un sirop. A cette fin, la cabane a
sucre se presente comme un batiment rec-

Laiterie de pierre de Beaumont

Lalterie de bois de Saint-Vallier
':R



Cabane Ii sucre de Saini-Raphael

tangulaire en charpente claire avec son
toil en tole galvanisee au en bardeaux et
son campanile d'evaporation.

A I'interieur, on relrouve a une extre
mile une cuisinette et a "autre, un hangar
a bois et une ecurie pour les chevaux ou
un garage pour Ie tracteur. Le centre est
reserve aux bouilleuses.

Voila comment s'articule chaque bat i
ment autour du corps de ferme. Cette
organisation est I'expression d'un mode de
vie, que la ferme familiale soit tradition
nelle ou mod erne.
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Les batimenls de peche

Dans I'economie generale de la plai ne
c6ti€He de Bellechasse aux XVllle et Xlxe
siecles, I'exploitation des zones marines a
joue a plusieurs moments un role d'appoint.
Au plan de la consommation domestique
d'abord, notons qu'a cette epoque Ie fleuve
Saint-Lauren1, les rivieres Boyer et du
Sault, les lacs Saint-Michel, (Lac-aux
Canards), Beaumont, Saint-Charles ne sont
pas encore pollues et renferment de multi
ples especes de poissons.

Meme apres I'implantation de l'lnterco
lonial Railway, au milieu du Xlxe siecle, Ie
Saint-Laurent demeure pour la population
de Bellechasse la principale voie de com
munication avec les centres avoisinants. II
est utilise aussi bien a des fins economi
ques tel Ie transport des produits agricoles
vers les principaux marches de Quebec
qu'a des fins recreatives et religieuses tels
les peleri nages a Sainte-Anne-de-Beau pre
et les activites annuelles pour les gens de
la region.

Mais I'utilisation des cours d'eau ne
s'arrete pas la. Plusieurs se souviennent
encore des fameuses courses de chevaux
sur Ie lac Saint-Michelles dimanches apres
midi et des dangers de la drave sur la
riviere du Sault au debut du siecle. Fina
lement, les agriculteurs de la zone littorale
utilisent sous une forme communautaire
ou privee les plages comme lieu de patu
rage. Comme les habitants de la zone inte
rieure qui vivent a proximite des rivieres et
des lacs, ils puisent chaque hiver dans Ie
fleuve les blocs de glace necessaires a la
refrigeration de leurs produits durant la
periode estivate.

II va de soi que les villages localises
pres du fleuve sont ceux ou les activites
marines ont eu Ie plus d'importance et ou
elles impregnent Ie plus Ie paysage. Le fait
que ces activites ne furent jamais aussi

Peche aanguilles de Saint-Vallier

Peche it anguilles de Saint-Vallier



Peche aanguilles de Saini-Vallier

Peche aanguilles de Saini-Vallier

repandues que les activites agricoles et
meme artisanales explique que leur impact
soit moins visible.

Les nombreuses peches a anguilles qui
longeaient Ie fleuve a la fin du Xlxe siecle
(on en comptait alors plus d'une vingtaine
entre Beaumont et Saint-Vallier), ne font
plus partie du paysage d'aujourd'hui.

La disparition des quais explique encore
mieux Ie caractere peu visible de I'exploita
tion marine. Celui de Saint-Vallier, detruit
par les fortes marees d'automne au debut
du siecle, ne fui jamais reconstruit. Du
quai de Saint-Michel, il ne reste que les
fondations premieres, la partie principale
ayant ete dynamitee il y a quelques annees.

Finalement. soulignons qu'a I'instar de
plusieurs villages cotiers de la Rive-Sud,
les localites de Beaumont, Saint-Vallier et
surtOLt Saint-Michel ont abrite de nom
breux pilotes et marins dont plusieurs ont
realise des exploits qui font encore I'hon
neur de leur famille et sont I'objet de bien
des conversations courantes.

Le patrimoine relje a I'exploitation des
zones mari nes merite done qu'on s'y
attarde.

Pour Ie visiteur non averti, la localisa
tion des batiments d'exploitation des zones
marines est done quelque peu difficile. Le
fait qu'ils soient entoures d'une structure
residentielle parfois diversifiee en rend la
localisation encore plus ardue.
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La boutique artisanale

L'etude de I'economie de Bellechasse
nous aide a com prendre I'exploitation con
jointe des zones terrestres et marines aux
XVllle et Xlxe siecles. Elle sert aussi de jus
tification a I'existence de divers metiers
relies a la fabrication d'outils necessaires a
la poursuite de ces activites.

La plaine cotiEHe de Bellechasse, com
me la plupart des regions agricoles du
Quebec, compte encore de nombreux arti
sans. Certains d'entre eux, tels les faiseurs
de roues, les cardeurs et les fabricants de
rateaux a foin ont disparu, mais d'autres
com me les ferblantiers, les forgerons, les
ebenistes et les cordonniers existent
encore.

A cette epoque, la predominance des
activites agricoles et Ie systeme de conces
sion des terres qui I'accompagne obligent
la majeure partie de la population a vivre
dans les rangs, en dehors des villages. En
fait, raremen1 plus du cinquieme de la
population habite dans Ie village meme.
Les villageois sont les repn§sentants du
clerge, Ie personnel affecte a I'education,
des rentiers et pi usieu rs arti sans.

C'est pourquoi la meilleure fal;on de
reperer Ie patrimoine relie a I'artisanat est
de preter attention aux batiments localises
dans la zone centrale des villages et aux
abords immediats de leur route pricipale.
Dans les localites cotieres ou interieures
comme Saint-Charles, Saint-Gervais ou
Saint-Raphael, vous serez surpris de cons
tater que plusieurs maisons sont entourees
de batiments diversifies. Les plus faciles a
reperer ont souvent deux etages et, en cer
taines occasions, leur propre cheminee.
Parfois, les boutiques artisanales se retrou
vent au rez-de-chaussee de la maison.

L'exploitation des ressources naturelles
a donc suscite des constructions diversi
fiees dans la plaine cotiere de Bellechasse.

Ensemble artlsanal de Saint-Michel

Atelier de Saint-Charles



Forge de La Durantaye

Forge de Saint-Charles

II est interessant de constater que malgre
la disparition de certains elements, il est
possible d'y retrouver I'adaptation premiere
au milieu et les formes culturelles qu'elle a
engendrees.

Pour en reconnaitre certains elements
encore eXistants, nous vous suggerons de
va us attarder dans Ie village de Saint
Michel. En observant un peu, va us decou
vrirez que contrairement aux autres villages
littoraux (au existe tout de meme une tra
dition reliee a la peche), celui de Saint
Michel compte de nombreuses rues etroi
tes, caracterisees par un habitat dense, qui
sont perpendiculaires a la route principale.
Va us va us apercevrez qu'au lieu d'EHre
principalement constitue d'une bande li
neaire de maisons et de dependances, Ie
village de Saint-Michel presente un habitat
en grappe dont les elements principaux
sont I'orientation vers Ie fleuve et la con
centration des residences autour du quai.
En arpentant ses rues, vous decouvrirez
des maisons typiques de pecheurs, avec
hangars, glacieres et remises pour les
agres de peche et les embarcations.

Contrairement a la peche, Ie patrimoine
bati relie aux activites artisanales est enco
re tortement present sur tout Ie territoire
de la plaine c6tiere. Pour bien en saisir
I'essentiel et Ie reconna7tre lui aussi parmi
des ensembles diversifies, it taut que I'arti
sanat, defini dans son sens premier et en
relation avec les autres activites economi
ques, soil per<;;u a travers la structure des
occupations et la repartition de la popula
tion a la fin du Xlxe siecle.
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Transformation et commerce des produits

Les constructions ayant servi a I'exploi
tation des ressources naturelles demon
trent une utilisation constante du milieu.
Mais Ie systeme economique de la plaine
catiere ne permet tout de meme pas aux
habitants de se suffire a eux-memes. Cela
les oblige a developper des mecanismes
pour I'ecoulement des surplus ou pour
I'acquisition des produits qu'ils ne fabri
quent pas. Les magasins generaux, les
quais etles gares serviront a cet usage.

La transformation et la vente des pro
duits se feront dans des batiments diversi
fies, de dimensions generalement imposan
tes et localises pres des principales voies
de communication.

Par leur transformations et leur evolu
tion, les batiments temoignent du systeme
socio-economique dans lequel ils s'inscri
vent. Le passage du moulin a farine a la
meunerie, I'abandon progressif des quais
et des gares, voila autant d'exemples qui
confirment que Ie patrimoine, en plus d'etre
une valeur en soi, traduit une adaptation a
des besoins.

Le quai et fa gare

Aux XVllle et Xlxe siecles, la voie mari
time est Ie moyen de communication Ie
plus utilise par les villages littoraux. II revet
donc une importance tres grande. Princi
pal lien entre les villages environnants et la
ville de Quebec, Ie quai permet aux agri
culteurs et aux marchands d'acheminer
leurs produits a I'exterieur. Dans les vil
lages interieurs, au milieu du Xlxe siecle,
les gares et la voie ferree jouent une role
similaire.

En plus d'avoir une fonction importante
dans la vie economique, Ie quai et la gare
influencent I'amenagement de I'espace.
L'exemple des villages de La Durantaye et

Vue d'ensemble de la gare de La Durantaye

Gare de Saint-Charles
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Legende
1. Moulin
2. Beurrerie
3. Magasi' .4 n general

. Tannerie
5. Gare
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de Saint-Michel est etonnant Dans Ie pre
mier, la presque totalite des habitations
sont construites Ie long de la voie ferree;
dans Ie second, les abords immediats du
quai donnent lieu a une concentration
residentielle assez prononcee.

Le magasin general

Localise au coeur du village pres de
I'eglise, Ie magasin general servant d'abord
de residence familiale est aussi un lieu de
rencontres et de conversation pour les
habitants. C'est la principale source d'ap
provisionnement de produits regionaux.
Ces derniers, que ce soit la laine, Ie bois,
Ie lin, la farine ou Ie cuir, sont pour la plu
part transformes dans les differents mou
'ins et tanneries des environs. Les maga
sins generaux sont facilement reperables
grace a leurs deux grandes fenetres sur la
devanture.

Le moulin

Actionne par I'energie hydraulique, les
moulins sont situes pres des rivieres, a des
denivellations importantes. Dans Bellechas
se, les moulins, de types varies, occupent
des fonctions diversifiees. Viennen1 d'abord
les moulins a farine qui, du temps des sei
gneuries, ne peuvent etre exploites que
par Ie seigneur et qui servent atransformer
la production de base de I'habitant, Ie ble.
A cette fonction s'ajoute souvent Ie car
dage de la laine, fibre essentielle dans la
fabrication du vetement Par la suite, avec
Ie developpement de I'industrie forestiere,
appa ralt Ie moul ina scie.

Au point de vue architectural, les mou
lins a farine et a carder sont habitue Ile
ment des constructions de trois etages
servant d'atelier et de residence au meu
nier. Par contre, Ie moulin a scie possede
souvent une structure a deux niveaux ser-

Moulin it farine de Beaumont

Moulin it scie a Beaumont



Tannerie de Saint-Gervais

vant exclusivement de lieu de travail au
proprietaire. Ce dernier reside alors dans
une maison attenante.

La tannerie

La tannerie vient s'ajouter comme bati
ment relie a la transformation du produit
agricole. Moins nombreuses que les mou
lins ou les beurreries, les tanneries permet
tent a I'agriculteur de traiter les peaux
necessaires a la fabrication de souliers, de
vE"Hements ou encore d'atlelages pour les
chevaux. Ce batiment sert exclusivement
d'atelier, bien que souvent il soit accolle a
la residence.

La beurrerie et la fromagerie

Reliees au developpement de I'industrie
lailiere a la fin du XIxe siecle, de dimen
sions reduites, elles sont d'abord localisees
dans les rangs. Toutefois, la mecanisation
entraine leur centralisation dans les villa
ges. Proprietes privees ou collectives, elles
demeurent une categorie du patrimoine
lortement representative de I'evolution agri
cole de la region.

Ainsi ce circuit interieur, en suggerant
d'apprecier Ie patrimoine lie a I'exploita
tion des ressources naturelres ainsi qu'a la
transformation et au commerce des pro
duits, vous fera comprendre comment les
habitants se sont adaptes a leur milieu,
tout en integrant des elements du systeme
socio-economique quebecois.
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Le patrimoine lie aux activites
religieuses et educatives

L'etabtissement de colons sur les bords
du Saint-Laurent y amene un nombre impor
tant de missionnaires et de religieuses.
L'Eglise s'y revele rapidement Ie corps
social Ie mieux constitue, et, appuyee par
l'Etat, elle exerce une influence soutenue
aupres de la population. Ainsi assure-t-elte
non seulement son role de predication mais
elle soutient aussi I'Etat dans Ie respect
des lois et des ordonnances civiles. Fina
lement, l'Eglise en vient a jouer un role
important dans Ie domaine de I'education.

Une presence aussi effective se traduit
par des institutions qui marquent Ie patri
moine bati et humain dans la mise en place
de biHiments religieux et surtout dans Ie
fayonnement des idees et d'un mode de
vie. En elfet, non seulement les grandes

etapes de la vie sont marquees du sceau
de la chretiente mais tout Ie cycle de la vie
agraire est conditionne par Ie calendrier
religieux.

La plaine cotiere de Bellechasse est de
ce fait couverte de symboles religieux,
temoins vivants de notre foi et de nos
croyances. Ainsi Ie clocher au coeur du vil
lage et Ie saint nom qu'il porte, de me me
que Ie presbytere et Ie cimetiere qui Ie
cotoient, sans oublier les croix en bordure
de nos routes, no us rappellent sans cesse
notre atlachement a la religion.

L'egllse et Ie presbytere

Humble demeure de bois, I'eglise se
transforme avec Ie temps ou selon les eve
nements. Par exemple a la suite d'un incen
die, on prefere reconstruire en pierre. Le
prestige commande lui aussi I'emploi de ce
materiau. C'est dans son voisinage que se

Batiments relies aux acliviles rellgleuses el educalives
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developpe la vie sociale. Voila pourquoi
peu a peu les habitations entourant /'eglise
sont occupees par des cultivateurs retrai
tes voulant finir leurs jours pres du clo
cher Ainsi, Ie village prend forme au ryth
me du vieitlessement de ses paroissiens.

Les habitants desireux d'avoir un cure
se doivenl de Ie loger convenablement et
d'assurer sa subsistance. Ainsi, tel que I'il
lustre Ie dessin, /e presbytere et I'eglise
sont indissociables; ils sonl eriges en cor
vee, a proximite j'un de "autre el selon Ie
bon vouloir des paroissiens.

Plusieurs eglises se dotent meme de
petites ecuries ou I'on abrite les chevaux
pendant les offices religieux. Saint-Michel
possede encore son ecurie d'eglise.

Le cimetiere et son charnier

Le cimetiere avoisine I'eglise et Ie pres
bytere. On dit d'un village «qu'il est fait"
quand on peut compter plus de morls dans
son cimetiere que de vivants en ses rangs.

L'hiver rend souvent impossible I'inhu
mation des defunts. En certains lieux, on
construit donc Ie charnier, petit batiment
de pierres a porte grillagee permettant la
circulation d'air frais, pour y deposer les
morts, du mois de decembre au mois de
maio Au printemps, on procede a un enler
rement commun. Les charniers de Saint
Vallier et de La Durantaye 1emoignent de
celle fac;on de faire.

La chapelle

Bien que I'histoire de ces petits sanc
tuaires soit peu connue, il semble que la
coutume d'eriger ces lieux de devotion
populaire nous soit venue de France avec
les premiers missionnaires. Communement
appelee chapelle de procession, ce bati
ment sacre s'avere un lieu de culle et de
rassemblement lors de la procession de la
FeHe-Dieu ainsi qu'un lieu de depot du

Chapelle de procession de Saint-Gervais

Calvaire de Saini-Gervais



Croix de chemin dans Bellechasse

Ensemble religieux de Saint-Michel

Saint-Sacrement. Au nombre de deux en
certaines localites, a Beaumont par exem
pie, elles marquent souvent les limites du
village. Dediees a quelque saint ou sainte,
leur frais d'entretien sont a la charge de la
moitie des paroissiens qu'elles represen
tent.

Sortant de I'ordinaire, la chapeJle Notre
Name-de-Lourdes de Saint-Michel est un
lieu de pelerinage important dans la plaine
cotiere de Bellechasse. f:.rigee a grands
frais sur un rocher a la fin du siecle der
nier, cette chapelle de style gothique de
vient rapidemen1 celebre dans toute la
region.

Les calvaires et les croix de chemin

Bien que la coutume soit europeenne,
les Quebecois ont su fayonner a leur ma
niere bon nombre de calvaires et de croix
de chemin dissemines sur I'ensemble du
territoire. Contrairement aux calvaires doni
les composantes proviennent souvent de
I'exterieur, les croix resultent davantage de
I'initiative locale. Qu'elles soient erigees Ie
long du chemin, a I'interieur du cimetlere
ou a la croisee des routes, elles demeurent
une preuve vivante de I'influence religieuse
sur les habitants et de leur esprit supersti
tieux. Raremenl abritees, les croix, soumi
ses a notre climat, posent de serieux pro
blemes de conservation, ce qui expliquerait
I'erection plus recente de croix de fer forge,
de ciment, de granit et de me1al.
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L'ecole

Au debut du Xlxe siecle, Ie monopole
de I't:glise en matiere d'education sUbit les
assauts de plusieurs groupes. L'influence
de notables nouvellement installes en cam
pagne et la concentration de la population
dans les villages placent la question de
"education au rang des preoccupations
sociales. Nous assiston.s des lors a la nais
sance de nombreux colleges et couvents
dans les villages, la population des rangs
devant toutefois se contenter d'ecoles de
dimensions plus restreintes. Cette differen
ciation, qui n'est pas sans traduire Ie role
de l'education comme critere d'apparte
nance sociale, est encore facilement loca
lisable dans la region.

La religion a de tout temps profonde
ment affecte Ie mode de vie des habitants
de Bellechasse. II n'est donc pas surpre
nant d'y retrouver les elE~ments representa
tifs fort nombreux. II est toutefois impor
tant de ne pas relier la richesse archi
tecturale de ces ensembles a la situation
economique reelle des habitants.

Ce circuit interieur s'appuie donc lui
aussi sur un aspect important de la vie
sociale des habitants. Concentre dans les
villages, Ie patrimoine religieux s'associe
souvent a une economie traditionnelle for
tement presente dans les rangs.

Ecole de rang de Saini-Raphael

College de SainI-Michel
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le patrimoine lie aux evenements
et aux paysages

Evenements et emplacements legendaires

Le chateau Hearn
M. John Gabriel Hearn, depute provin

cial de Quebec-Ouest (1900-1905) se fit
construire vers les annees 1900, a Beau
mont, une residence sur la plus haute col
line de I'ancienne seigneurie de Vincennes
(alers propriete de son pere). Suite a sa
mort, la maison fut cedee en 1927 a John
Joseph Hearn, avocat de Quebec, qui, tout
comme John Gabriel, ne I'habita que I'ete.
Puis pendant pres de 40 ans, elle demeura
inhabitee avant d'etre vendue. De la naquit
la legende de la maison hantee de Beau
mont.

On disait que cette maison n'apparte
nait a personne et que celui qui y passerait
une nuit en deviendrait Ie proprietaire. Mais
personne n'aurait reussi, les bruits bizarres
faisant fuir meme les plus temeraires.

Jamais on n'y voyait ame qui vive et
pourtant, la pelouse et les arbres yetaient
toujours bien entretenus. On dit meme que
la famille Hearn n'aurait jamais habite cette
maison, dame Hearn s'y refusant. Chose
etrange, vendue a plusieurs reprises, elle
n'aurait jamais ete habitee par les proprie
tai res successifs.

Le fait qui semble rallier la majorite est
que I'on n'y voyait jamais circuler personne
et que la nuit, il y avait toujours de la
lumiere. On crut alors a la presence de
fantomes. Mais ces fan tomes auraient et8
semble-t-il, des jeunes gens qui, a I'epo~
que, cassaient des vitres pour y trouver
refuge la nuit. On dit qu'ils chauffaient Ie
poele et se promenaient a I'interieur de
cette immense maison munis de chandel
les ...

La pendaison du meunier Nadeau

Joseph Nadeau etait proprietaire d'un
moulin a vent a Saint-Charles. Apres la
conquete, Ie meunier Nadeau fut pendu a

la verge de son moulin au matin du 30 mai
1760, pendant que les habitants du village
dormaient encore.

Exempte du service militaire pour pou
voir continuer a nourrir Ie village, Nadeau
aurait dit: «Ie roi de France n'abandonnera
pas Ie Canada. Nos gens reviendront au
printemps, je leur donnerai mon ble plutot
que de Ie vendre aujourd'hui». Le general
Murray, apprenant ces propos, pronon<;:a
sa condamnation a mort. On soup<;:onnait
alors Ie meunier d'avoir encourage des
concitoyens a la revolte, pousse plusieurs
miliciens a joindre I'armee fran<;:aise et pis
encore, d'avoir fourni des vivres a cetle
armee.

La roche it Fraser
(ou Ie fant6me de la roche)

En 1764, Augustin Fraser etait marchand
a la basse-ville de Quebec. Un jour, a I'au
tomne, Martial DuM (certains diront Ga
gne) lui demande credit pour des vete
ments chauds qui lui permettraient de
trapper et courir les bois de l'Ouest. Le
voyageur jure alors de payer sa delle mort
ou vif.

Un soir, a la fermeture du magasin,
Martial Dube apparaH au commer<;:ant.
Mort noye, Ie voyageur revenait payer sa
delle. II dit alors a Fraser qu'il avaitlaisse a
la Pointe Levy un coffre contenant quel
ques effets dont Ie vente servirait a payer
son dO et Ie reste de I'argent a lui faire dire
des messes.

Avec Ie temps, les affaires d'Augustin
Fraser avaient tant et si bien prospere que
Ie commer<;:ant put acheter une propriete
dans Ie bas de Beaumont. Le 21 octobre
1779, il labourait ses champs. II descend it
ce jour-Ia vers un petit vallon ou courait
une source d'eau vive. II en revint pale et
distrait et se dirigea vers la maison.



II rassembla alors ses hommes et sa
famille et leur conta que Martial Dube lui
etail apparu sur la roche du vallon pour lui
annoncer sa mort au soleil couchant. II
donna alors ses dernieres instructions, fit
venir Ie cure Brassard Deschenaux et, vers
cinq heures, lorsque Ie soleil disparut, il
remit son ame aDieu.

Depuis, lorsqu'un Fraser doit mourir, Ie
fant6me de la Roche lui apparai'l.

Deraillements

A La Durantaye, la proximite de la voie
ferree des lieux d'exploitation agricole a
donne lieu a de nombreux incidents. C'est
ainsi que plusieurs animaux ont peri ecra
ses par Ie train. Un fait d'importance, tou
jours present a la memoire, est Ie fameux
deraillement de 1914 dans lequel Ie con
ducteur et son mecanicien trouverent la
mort. II y en eut un autre de moindre
importance en 1935. Ces deraillements font
encore I'objet de nombreuses conversa
tions.

Les revo/tes de Saint-Michel

Le 1er octobre 1775, en I'eglise de Saint
Michel, Ie Jesuite Lefranc preche I'obeis
sance a la nouvelle autorite civile. Un habi
tant s'ecrie alors: «C'est assez longtemps
precher pour les Anglais». Averti de I'inci
dent, M9r Briand, eveque de Quebec, exige
qu'on denonce Ie coupable. A la suite de
cette lettre, cinq revoltes refusent de se
repentir. Excommunies, ils se retirent dans
Ie 4e rang de la seigneurie de La Duran
taye. ils y furent enterres, a six metres du
chemin Royal, sur la terre Cadrain.

Pareille histoire devait avoir sa legende.
II est dit que les excommunies de Saint
Michel connurent une vie miserable et que
Ie dernier d'entre eux, vieux et rejete de
tous, est mort gele sur Ie bord d'un fosse,
tenant dans sa main un vieux mousquet

franc;:ais tout rouille. Le soir, les vieilles
racontaient cette histoire aux jeunes en
concluant: «Mes petits, respectez toujours
Ie pretre".

L'endroit ou reposaient les cadavres
etait redoute de tous. On y aurait vu des
fant6mes et meme les corps des revoltes
sortir de leur cercueil et errer la nuit
comme des ames en peine.

Pendant pres d'un siecle, on ne laboura
pas ce terrain. Mais en 1880, a la demande
du proprietaire, les ossements furent reu
nis dans un me me cercueil el places dans
Ie cimetiere des enfants morts sans
bapteme.

tboulis a Sain t- Vallier

Outre la Corriveau, legende toujours
presente dans la memoire des gens de
Saint-Vallier, un evenement semble avoir
marque de fac;:on particuliere la population
de ce village: il s'agit des eboulis de la
riviere Blanche. Aujourd'hui encore, on se
mefie des caprices de cette riviere.

En juin 1900, un premier eboulis eut
lieu dans Ie deuxieme rang de Saint-Vallier.
Une famille, proprietaire d'un moulin a
farine, vaquait par un jour de pluie torren
tielle a ses occupations quotidiennes. Le
pere, «cessionnaire au chemin de fer",
s'etait rendu a son travail pendant que sa
femme faisait fonctionner Ie moulin. Tout a
coup, la terre glaiseuse s'est mise a vibrer
et Ie terrain s'est affaisse. Le vieux bati
ment de pierre s'effondra et la meuniere et
sa fille de 4 ans trouverent la mort.

Trente-cinq ans plus tard, Ie 26 juillet
1935, une pluie diluvienne emporta les
abords d'une partie de cette me me riviere
bloquant ainsi la route et detruisant plu
sieurs arpents de la terre de M. Alfred
Laverdiere. II n'y eul heureusement aucun
mort.
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Noyades

La riviere du Sault, avec ses denivella
tions importantes, a longtemps joue un
role d'appoint pour la production et les loi
sirs. On y deplore cependant plusieurs
noyades dans la partie comprise entre Ie
rang Sainte-Catherine et Ie rang du Sault.

Les anciens de Saint-Raphael se sou
viennent encore de la «Factorie» qui aurait
pu faire Ie renom de cette localite dans
I'industrie de la pate a papier. Un des pre
miers proprietaires se noya au cours de la
construction de I'ecluse. Cette noyade mit
un point final ace projet d'envergure.

Incendie aSaint-Raphael

Le 14 octobre 1919, une partie du vil
lage de Saint-Raphael, a I'est de I'eglise,
fut incendiee. Vingt-six maisons et depen
dances furent detruites pendant qu'une
vingtaine de families se retrouvaient sans
abri. L'incendie s'est declare au debut de
I'apres-midi. II ravagea rapidement les de
meures avoisinantes et ne put etre maitrise
que vers neuf heures Ie soir. Les flammes
furent combattues au moyen de seaux
d'eau, Ie village ne possedant aucun appa
reil de protection.

On raconte que pendan1 I'incendie, Ie
cure Theophile Dumas eu1 recours aux
prieres publiques et organisa une proces
sion du Tres-Saint-Sacrement autour des
maisons en flammes. II semble que Ie feu
s'arreta exactement aux limites tracees par
la procession.

La riviere du Monument

o Reg'mE! "a.n!;OI'!; 0 Fin du xlXt Sole"le

• Regime anglals

~V~NEMENTS

ET L~GENDES

1. Chateau Hearn
2. Pendaison du meunier

Nadeau
3. Roche a Fraser
4. Deraillement
5. Revoltes
6. ~boulis

7. Noyades
8. Feu
9. Riviere-du-monument

100UH

2 • 0 10:'"

VUES PANORAMIQUES

A Massif appalachien
B Village Saint-Vallier
C Tie d'Orleans
D Tlets de Berthier
E Rang Saint-Michel
F Cascades du Sault
G La Factorie
H Vue d'ensemble de la

pi ai ne cotiere de

Bellechasse
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Le 27 avril 1843, I'abbe Michel Dufresne,
desservant a Saint-Raphael, mourut acci
dentellement en voulant franchir la riviere
du premier rang, a son retour vers Saint
Gervais, apres avoir administre les derniers
sacrements a une malade. II etait age de 63

Le patrimoine lie aux evenements,
aux legendes et aux vues panoramiques



o Regime Iranc;als 0 FI .... au XIX" s.ecl~

• AegmHl ar"qlals

1. Rang Saint-Roch 14. Vide-poche
2. Rang Ville-Marie 15. Lac-aux-canards
3. Route de l'Anse 16. Cinquieme rang
4. Rang Nord 17. Coteau-des-chElnes
5. Rang Sud 18. Maska
6 Hetriere 19. Quatrieme rang
7. Premiere Cadie 20. Troisieme rang
8. Deuxieme Cadie 21. Deuxieme rang
9. Faubourg 22. Riviere Boyer

10. Rang du Bras 23. Riviere-aux-meres
11. Le Sault 24. Rang du Rocher
12. La Factorie 25. Chemin des Fiefs
13. Brise-culotte 26. La Tremblade

La loponymie de la plaine cotlere
de Bellechasse

ans. En souvenir, les paroissiens de Saint
Gervais, de Saint-Lazare et de Saint
Raphael lui eleverent un monument pres
de la petite riviere que I'on nomme depuis
riviere du Monument.

Toponymie
La toponymie, selon les lieux qu'elle

designe et les espaces qu'elle recouvre, est
tantot generale, tantot particuliere. En plus
de denoter la presence amerindienne
(Maska), elle reflete les etapes du peuple
ment (Chemin des Fiefs, premier rang,
deuxieme rang, P'tite Cadie), decrit Ie pay
sage (Hetriere, La Tremblade, Ie Sault),
devient anecdotique (Brise-Culotte, Vide
Poche) au commemore la presence d'indi
vidus ou d'evenements (Ia Factorie, la
riviere du Monument, la riviere Boyer).

Points de vue panoramiques
La liste proposee a la page 32 a un

caractere suggestif, attirant l'attention sur
I'interieur de la region dans son ensemble
et sur les elements exterieurs auxquels se
refere la population locale pour en definir
les limites.

Le dernier circuit interieur vous incite
donc a delaisser progressivement Ie patri
moine bati pour aller du cote de la tradi
tion orale. Avec ses nombreux informa
teurs, accueillanls et bien renseignes, la
visite de la region reserve d'agreabtes sur
prises.
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Conclusion

Nous avons voulu que ce guide, tout en
evitant la reconstitution historique poussee
ou la description detaillee des objets patri
moniaux, serve d'introduction a I'apprecia
tion de la richesse culturelle de la region.
Cette demarche nous est apparue impor
tante car meme si Ie patrimoine est plus
facilement reperable dans certaines zones
urbaines ou I'on consent des efforts crois
sants de renovation, bien des regions rura
les renferment encore des elements qui
sont une illustration frappante de I'heritage
culturel quebecois. II nous a semble qu'en
dehors de quelques constructions massives
disseminees a travers Ie territoire, tels les
vieux manoirs ou moulins, Ie patrimoine
rural n'a pas ete jusqu'a present apprecie a
sa juste valeur.

En apprenant a I'identifier, on se rend
compte qu'il est en plusieurs occasions
encore utilise et bien integre a des ele
ments nouveaux decoulant des transfor
mations de notre mode de vie. Tout en
epurant la notion de patrimoine de son
contenu parfois trop specialise et en pro
posant Ie retour a une notion plus gene
rale, proche du vecu, cette constatation
contient en elle-meme des suggestions
valables pour la preservation et I'animation
de notre heritage culturel.



Dans la meme collection:

1. Les eglises et Ie tresor de Berthierville
2. La prison des plaines d'Abraham
3. L'eglise et I'enclos paroissial de Saint

Mathias de Rouville
4. Les eglises el Ie lresor de Salnt-Pierre-de

la-riviere-d u-Sud
5. Les monuments historiques de Laterriere
6. La maison Andre-B. Papineau. Ville de

Laval
8. Le phare de POlnte-des-Monls
9. La chapelle Cuthbert. Berthierville

10. Le manoir de Tonnancour
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VUE SYNTHESE DU PATRIMOINE
DE LA PLAINE COTIERE DE BELLECHASSE
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