
En 1930, les comniissaires obtiennent un octroi de 300 $ , 
pour construire une s d e  de récréation attenante au collège 
di] côré nord; elle aiira les climensions de 67 pieds par 27 
pieds et on lui aitachera iine galerie dc 13 par 27 pieds. 

Les cornnussaires auront seuls le droit de louer celie sdle 
pour représentaiions, soirées, conférences, assemblées 
etc... >> Livre V, page 195. =--?- +:,, La défeciion du secrétaire-trésorier pour une sornme de 
2 424,38 $ en mars 1930 a causé tout iin émoi dans la po- l?; A !  * 
pulaiion ci, les commissdrm: orii dii retirder cei-t,zines réah- ka -< 

le college c.ii 1920 
sations pour rencontrer les dépenses occsionnkes par cet 
événement e l  empnin ter 200 $. 

paniciper leurs élèves de 6' et de 8 mnée aux examens du 
La Fonderie Sainte-Croix Itée reçoit le mandat d'insiailer un ceriificat d'éludes de la région il" 7;  les parents devront 
système de cliauffage au collège pour 190 $. Quarante payer 2 5  4 par élève dc 6' année e l  50 @ par éIEve de 
cordes de bois à 2,2 5 $ la corde sont reilitises pour cliaiiffer s' année qui se présenteni aiisdits exameiis. 
le collège durant cene aiinee. 

Les commissajres demandent aux frères de  : N Donner au 
À compter de 1932, les commissaires accepienr de faire collège un frère diplômé dc l'École Normale aEin que notre 

L - - - . -- - l 

Souven~r d'ii~ie journée de classe de l'aiiok 1334-1935 
2 gauche f r è ~  Éloi, clinxteiir à droite f r 6 ~  (;&lin. liroiawur 



Cornmissjon Scolaire de Ssnt-Charles puisse obtenjr l'octroi 
du gouvernement ,) Livre V, page 304. 

Lecnirc d'une lettre de ia Ligie catholique féminine au siijet 
du costume porté par la Ligue catholique fémiiune à la réu- 
nion de mai 1933. Le contrat avec les frères stipule qu'il n'y 
aura que trois frères enseignants et qiie le quatrienie frère 
sera remplacé p z  une instinitrice âgée; c'est madame veuve 
Antoneh Gosselin qui sera engagée pour le cours prépara- 
toire el la preinikïe année. 

A cause de la crise qui sévit h n s  Saint-Charles, les conunis- 
saires plient Iiurnblement les murs de diminuer un salaire 
plus élevé que celui de toutes les autres institiitiices. Eugèric 
Patiy fournit 30 cordes de bois pour 25  $. 

Deux plain tes sont poriées eiiilers une inslilulrice et le frère 
direcieur pour des blessiires iii0igées aux enfanls des plaj- 
gntm ts. 

Une autre fois, morisieur l'inspecteur d'école demande que 

chaque école se procure le G~lide pour /2nseigner~zct).zt 
L ~ P  Ihgricult~!re. Liire 1 1  par M. M. Muer er Cltalien. 

Pour l'année 1336-1937, les commiss~res proposent que 
les institutrices soienl engagées ;ru salaire annuel de 225 $. 
On accordera un salaire de 300 $ 2 condition que  les 
octrois soient accordés tels que prornis, siiion, les s,d;iires 
demeureni à 225 $. Les octrois arrivent le le' mai 1938 et 
les institutrices reçoivent 60 $ pour les deux mois d'en- 
seignement restanis; ceiles qui ont bénéficié de l'augnienta- 
tion furent madame Antonelli Gosselin e.t les demoiselles 
Eve~ine Couture, Margiielite Mercier, Laurence Prévosr, 
Annette Roy, B lanche  Côté, Léa Beaupré et Fernande 
Lemelin. C'est aussi à partir de celie année que des con- 
tribuables sont rémunérés pour s'occuper du  chauffage des 
écoles rurales; Ls.-Pliilippe Rue1 a été le premier en 1924 a 
s'occuper du cli;iuffage, lavage et enrrerien du collège. 

Nous savoris depius le debui qiie les niaisons d'école &Gent 
ia propriété de la fabrjque et qu'on désignait l'assemblée 
des commiss~res sous le vocable de « Municipalité Scolaire 

Souveriir de I 'annk 1036-1937 
61 7.ei 8' aimée, professeur : frèce hloi 



de Saint-Charles de BeUecltasse S.  Nous reproduisons ici les 
minutes d'une assemblée des comniissaires en date du 
26 décembre 1943 dans lesquelles oii relate l'acquisilion 
des maisons d'école par la Comniission scolaire; il peut 
arriver qu'il y ait répétition de qiielques données déla 
exprimées aliparai:arit; nous vctions tout juste de déii.iclier 
cet extrail; toutes les aimes nijnutes ne sorit pas disponibles 
pour le moment et nous soiihaitons être iin jour eii mesure 
d'ajouier, en addendii ce volume, un résiinié des déiibé- 
arions cou~~rant les années 1939- 1973. 

PROVINCE DE: QU~BEC 

0 7 ? ( , ' , , !  \'/,Y.\ II:$ - !,\ 5 /77T- /7 ( ,1 ' \ '$  - Lft I J  l 7, l 7'5 

Atrendu qu'il est opporturi de ratjfier ce contrat; 

I L  EST  PROPOS^ par M.  le cotnniiss~re A b e d  Rue1 

SECONDE par M. le conitnissaire Etnest Roy et résolu 

Que le contrat de donation inlervenu devani Maître 
Alexandre Turgeon, notaire, le 3 février 1943 sous le 
numéro 4084 de ses miiiiiies et diment enregistré entre 
1'CEui~r.e et Fabrique de la paroisse de Saint-Cliarles, soit et 
est par la présente résolution confinné et riirifié à toiites fins 
que de droit. La présente résolution réfkrant aiidit contrat 
pour valoir comme si au long récité dans la présente. 

Adopté. 

MUNICIP2kLITT SCOLURE 
DE Isi PAROlSSE DE SAINT-CHARLES DE UELLECIWSSE 

À UNE SESSION SPÉCIALE (les comiluc;saires d'&colt de cette 
niuiiicipditk con\:oqiiSe siir l'ordre di] président, et signifiée 
par écrit à ctiacun des commiss;iires, tenue le &nianche 26 
décembre après I'ofice divin, à la salle publique. licii ordi- 
naire des séances, à laquelle session sont présents : klM. 
Onésinie Lachance, :llfr*ed Riiel, Enesi Roy, Hector Prévost 
et J. Oliilier Couture. Foinzani quoruin sous la présidence de 
M. Onésime Lacliance. 

RÉSOLUTION : 
Atrendu qu'à venir jusqii'à celie année, plusieurs emplace- 
nients (le maisons d'école en cette niunicipalité scolaire 
étaient la propriéti: de I'Eiivre et Fabiiqiie de la paroisse de 
Sainr-Cliasles dans le conité de Bellechasse; 

Attendii qu'il élait devenu opportun pour cetie conirnission 
scolaire d'acqiiérir lesdits enililacenietits {les maisons d'é- 
cole; 

Aitendu que par contrat i~itervenu devant Maître Alexaridre 
nirgeon, noiajr-e, le 3 février 1943, sous le numéro 4084 de 
ses minules et dûment enregisiré, lYCEuvre et Fabrique (le la 
paroisse de Sai.nt-Charles, comté de Bellechasse a fait dooa- 
lion i ceiie commission scolare desdits einplaceirienis de 
maisoi~s d'école pour Ics arrondjssenients Np 1 , .3, 4 ,  5 ,  6 ,  
7, 8, eii cette municipdiié scolaire et ce moyeiitiant cer- 
bries conditions éqiiiiables; 

VOLUME 1, PACE 26 
13 DÉCEMBRE 1868 

Les commissajres clécidet~t et ordoni~etit la construcrion de 
l'école N" 6 aiix frais des conrribuables cle I'arronllissernent. 
Conirnissaires en Fonctjon : Messire D. Maruneau, prbident, 
Joseph Chabot, François Bilodeau, Fraiiçois Plante et 
Charles Pépin, conimissaires, Eugène Gosselin, sec.-trés. 

Les conimissaires décideni et ordotirient la coristruction de 
l'école ho 8 par et aiix fiais des contribiialiles de l'ar- 
rondissemeiit. 
Com.niissaires en fonclion : Messire D. M.uljneau, président, 
Jmn Boiicher, Josepli Coizthier, Mürtial Lemelin el Georges 
Pelcliar, conuiUssaires, Edmond Bilodeau, sec.-trés. 

\'OLtJME 2, PACE 82 
1 MAI 18'18 

Les commissaires décident et ordonnent la constniciion de 
l'école No 7 par  et uus frais des contribuables de l'ar- 
roiidjssernent. 
Conirnissaires en fonciion : Réi: D. Beaudojn, président, 



Antoine Plante, J. B. Gosselin, Piei~e Tangiiay er Napoléoii 
Mercier, conmissah-es, Ednioiid Bdodeau, sec.-t rés. 

VOLUME 2, PAGE 83 
1 MAI 1898 

Donation par Pierre ForLier d'un terrain de 90 x 90 pour rem- 
placemenr de l'kcole N" 2 wjourd'liui désignée I'école N" 5. 

VOLUME 2, PAGE 83 
1 )MAI 1898 

Les commissaires décident et ordonnent la construction de 
I'école N" 2 graideur 26 x 30. Le contmt est accordé à M. 
Gervais hiidet dit Lapointe ilii prix de 695 9. Jos. Lapointe, 
assistant-secrétaire. 

VOLLWE 2, PACE 108 
5 MARS 1899 

Construction de l'école i\P 9 de la Hêtriere aitx frais des con- 
rribuables de I'arroiidissement. Le contrat est accordé à M. 
Clovis Dorval au prix de 67 j $. 
Conunissaires en fonclioil : Rev. D. Beaudoin, président, J.B. 
Gosseliii. Nap. Mercier, Marri4 Lerneljn et Pierre Tangiiaÿ, 
commissaires. 

longuezir du teridn actuel de l'école, de M. Josepli l'urgeon, 
pour le prix de 20 $. Arrondissement Bas clii Sud N" 3. 
Conimissaires en Eonciion : J.  D. Beaudoin, président, Ed. 
Ruel, Jacques Lapierre, Louis Bmupré et Did;ice Blzis, corn- 
missaircs. 

VOLUME 2, PAGE 201 
4 SEPTEMBRE 1902 

Constciiction de l'école i\P 5 arroi~dissement Bas du Sud aux 
frais des contti buables de l'arrondissement. Le contrat est 
accordé à MM. Onésime Mercier et Joseph Founiier pour le 
prix de 557,78 $. Commissaires en fonctiori : Hév. D. 
Beaudoiii, président, Jacques lapierre, 1,oiiis Beaupré, 
Edouard Rue1 et J .  B. Boulanger, coinmissaires, Jos. 
Lapoinle, sec.-trés. 

VOLUME 2, P.4GE 230 
24 AWL 1904 

Les cornmissajres reprenneni le contrôle de l'école des 
garçons au village. 

VOLüME 2, PACE 243 
14 A O ü ï  1904 

Les conzmissaires décideiit de construire le collège du vi l-  
lage arrondissement i\P 1 grandeur 40 x 70 suivant les plans 
du département de  l'lnstruction Publiqiie. 
.Autorisation de demander des soumissio~is. 

Construction dc I'école if 3 Bas du Nord aux 6:~ is  des con- 
tribuables de l'arrondissement. Le coiitrat est accordé a VOLUME 2, PAGE 257 
MM. Genlais ;Ilidet et Alexis Rousseau pour le prix de 775 $ . 23 SEPTEMBRE 1904 
Commissaires en fonction : Rév. D. Marlineau, président, 
Edouard Ruel, Martial Lemelin, Jacques Lapiene et Didace Ouverture des soumissions pour la consciucliori du collège. 
Blais, commjssaires, Jos. Lapointe, sec.-trés. 

François Poiré et Roniuald Bernier de 5 200,OO $ 
Si-Joseph de LAis 

V O L W  2, PAGE 184 
19 JANVTRR 1902 Zéphirin Gagnon de SI-Micliel de Bellechasse 4 300 $ 

Acliai d'une lisière de terrain de 14 pieds de large sur la Aucune de ces soiimissions n'est acceptée. 



Uécision par. les cornmjss;iires de constrvire le collège B la 
journée. Le secrétaire est autorisé à achctcr toiis les niatC- 
iiaiix requis. 

M. Joseph Bernier es1 nommé coniremaître, aii salaire de 
2 $ p a r  joiir d e  10 Iieiires. Ides ciuvr.ier.s nienuisiers 
receiJron[ 150 $ par joiir de 1 O heures. Lcs journaliers ct 
rnanœii\rreç r.ecevr.olit 1,20 $ par jour de 10 Iieiires. 

Coninijssaires eii exercice : Rév. J. U. Beaiidoin, président, 
Edouard Ruel, J. B. Boulanger, Frédkric Turgeon et Louis 
Beaupré. 

Résolu que le contrat de couverttire du coUège soir accordé 
4 Alfred Lapointe de Sr-Sauveur de Québec poiii le prix de 
1,25 $ la toise. 

VOLüME .î, PAGE 49 
17 Jüî1,LEl 1910 

Les co~ii~nissaires accusent réception d'un chèque ail niori- 
tant de 500 $ obtenu du Gouvernemci~t pronnciai par I'eri- 
tremise de M. Antonin Galipcault, dépiiié, devani seriii  à 
l'ménagement des classes di] collège. 

VOLUME 3, PAGE 5 1 

Les coninijssiures accordeni le conirai pour la main d'au- 
vre employée i la Giiitjon en bois di1 haut de l'école modèle 
des garçons au village à klhl. Napoléon Labrie et Ertiesi 
labrie, poiir IF pris de 186 $. 

VOLUME 3 ,  PACE 66 
j FÉVRIER 191 1 

Le secrétaire doline leciure d'uiie lettre officielle du secré- 
taire de la Province a c c o r h t  u n  octroi de 2 000 $ devant 
êlre employé poiir finir le logernent qiii sera occiipé par les 
Fi-ères de 1'1.1ist niction Chrétienne. 

Résolu qu'un vote de rcnierciemeni soit adopté pour 
iqeniercier le déptitE M. An toniri Galipeauli ainsi que l'hono- 
rable secrétaire de la province pour ce génireus octroi 

obtenu par leiir entremise. 

Contrat esr accordé à MM. Georges Ruel et Joseph Fecteau 
au niontant de 260 $ pour la niain d'euvre employée 2 la 
finition dcs locaux occuliés par les Friircs, 

VOI.UMF, 3, PACE 185 
28 SEPTEMBRE 19 13 

Consinictioii de l'école 6 Haut du Sud. hl. Arthur Aubé esi 
aiiiorisé à acheler tous les matériaux nécessaires et les faire 
transporter sut. les lieux. 

P,4GE 149 
10 NOVEMBRE 19 12 

Acliat de M. Joseph Pelchat d'iiii tcrrajn pour compléter un 
emplacenicnt d'un derni arpent eii superficie ahi d'y cons- 
truire la iioui~elle maison d'école pour le prix de 50 $ pour 
ce lerrain. 

PAGE 185 

Une taxe de 2,82 $ par cent dollars d'ivaluation soit 
imposée et perçue des contribuables dc cet arrondissemerit 
A !  6 et teriue audits travaus de constnictioii et approiivé à 
toute fiil qiie de droit. 
CoOt de la corisiiziciion de l'école 1 350 $. 

VOLUME 3 ,  PAGE 1 55 
9 F ~ ~ V R I E R  1913 

Acliar d'lin teir$n de M.me \ieujJe Loilis Chabot, terrain qui 
est situé en ariière tiu terrairi actiiel d u  collège ei devant 
servir i a p i i d i r  ce dernier, poiir le prix de 1 000 $ payable 
500 $ comptant et IO0 $ par année sans intét-6'1 sujet aux 
autres coi~dirions imposées par la uendeiise et qiii feront 
pallie de l'acte d'acliai. 

Com~iiissaii-es en fonction : M. Ferdinand Ail bé, président, 
Emi~e Diipuis, Octave Fouriiiec, ,;llexis Pelchat ei Georges 
Pépin: cornm.issaires. 



VOLühE 4,  PAGE 6 
6 NOVEhîBRlr: 1938 

Vente B la commission scolaire de Saint-Charles par M ,  
Albert Breton d'un droit de passage à perpéluité du cliemin 
du Roi à la rnajsoii d'école pour le prix de 350 $. Ce chemin 
sera clos par et aux firis du vendeur de manière i éliminer 
les barrières. Commissaires en fonction : M. Onésime 
Lacliance, président, Hector Prévost, P u a s  Ruel, Alplionse 
Nadeau et Delpliis floukmger, commissaires. 

Don à la commissjon scolaire par MM. Zotique Couture et 
Jos PJbert Ruel, d'une lisière de terrain pour agrandir l'em- 
placenient de l'école N" 4 rang Haul du Nord. 

Don à la comrnjssiori scolajre par M. Damase Morrisset 
d'une lisière de terrain côté nord polir consiruire le 11;mgar 
à bois et toiieîtes. 

Un aulre épisode iniportant s'es2 produit au coiirs de I'ad- 
minist.mlion de la Commission scolaire de Saint-Charles il 
s'agit de la constniction du Centre éducatif. Un docuirient 
inédit noils expose la chronologie des événements relatifs i 
cette constniction; merci au secrétaire rlui a hieii voiilu le 
iéùiger. 

PAGE 166 : Achat du terrain des Sœurs de lacliarité suivant 
conditions. 

PACE 167 : Demande à la Commission Munidpale l'autori- 
sation d'emprunter 500 $ pour considérations ail conirar de 
vente du terrain des Sorucs et frais d'arpenteur géomètre. 

PAGE 170 : Autorisation d'ernpnin t de 4 000 $ accordée par 
la Commissioii Municipale, 

25 F~WER 1962 

PAGE 17 1 : Emprunt de la Caisse Populaire de 4 000 $ à 4 % 

PAGE 177 : Acceptation du terc;ijn par le Département et le 
Minis~ère de la Sarité. 

LA COMiiSSION SCOLAIRE DE S T - C f t W S  
ST-CHARLES, BEU 

R&ERTOIRE DES RÉSOLUIONS WMIVErLIEN1' 
À W COh,CISSION SCOMRE 

RE : CONSTRUCTION DU COLLEGE, EhiPHUNTS, ETC. 

PAGE 178 : Demande des soumissions pour la consiruciion 
riu collège dans les journaux. 

22 hm 1362 

page 181 : Contrat accordé à Barnabé & Fils, 327 450 $. 
PAGE 155 : Demande au Département de l'Instrnuction 
hiblique aide de ses spéciahstes 

PAGE 16 1 : Engdgemeni de l'arcliitecte J .  Marie Roy. 
23 JANVIER 1962 

PAGE 189 : Demande au Surintenht  de déroger aux dispo- 
sitions de la loi et pernieitre de commencer les trwaux 
immediatement. 



P.AGE 19 1 : Résolution d'enipriint 363 000 S. P.ACE 22 1 : Dernande ail Conseil dii Village d'étudier le pro- 
jet d'un système d'égoiit municipal. 

23JUILiET 1962 Dans la monographie du couvent, 011 retmce indirectemetit 
qlielqlies épisodes importants  des activités de  la 

PAGE 194 : Autorisation à sigrier le contrat de coosinicijon. Cornnussion scolaire; nous vous recommandons (l'y porter 
attentioti da i s  le dociirnei~t qui nous a été soiirnis avec bien- 
veillance par Laurette Saindon, Sr de la Ctiarité de Québec. 

1 AOUT 1962 

PAGE 197 : Biidgei pour l'année scolaire 1962-1963 
94 775 $. 

27 AOUT 1962 

PAGE 200 : Ceî~ificat de I'airichage de la résolution d'em- 
prunt. 

29 AOUT 1962 

PAGE 302 : Octroi de 290 000 $ accordé. 

19 SEPTEMBRE 1962 

PAGE 202 : Corilrat de  raccordenienl d'égout accordé à 
Barnabé S: Fils, 5 8j 1 ,O7 S. 

26 SEPTEMBRE 1962 

PACE 205 : Demande de soiimissions poiir vente d'obliga- 
tioris. 

PAGE 206 : Autorisation d'emprunt de 305 000 $ accordée. 

22 OCTOBRE 1962 

PAGE 209 : Acceptalion de l'offre d'achat de 305 000 $ 
tl'obligations par la Caisse Centrale. 

pn~- Con r.6r.d Pb? rt; 



MONOGRAPHIE DU COUVENT Cornme les travaus d'agraridissemeiit de la maison entrepris 
DE SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE au cours de  l'été ne sont pas terminés, sur l'invitation de 

monsieur le curé, les religieuses demeurent une semaine 
l e  couvent (le Sdnt-Cliuirles-de-Rellecliasse doit sa fcinclatjon entière au presbytère. 
au zèle de rnorisieur le curé David Martineau qui désirait 
conlier l'éducation des enfants de sa paroisse aux S ~ u r s  de Dés le 12 septembre, elles prennent possession du coi~\~ciit 
la Cliarité de Québec. et, le jour même, eues reçoivent les élèves dont 18 pensioii- 

naircs et . . . coinrnencen t les classes . 
L'autorisation dqérabBr lin couvent dans la niaison que l 'un 
de ses prédécesseurs, mon- 
sieur le curé Jean-Baptiste 
Per.ras, a léguée à la fabrique 
de Saini-Cliarles le 1" Iévricr 
1843, lui est accordée le 22 
avril 1878 par Mgr  Elzkar- 
Alexandre Taschereau, alors 
arclievêqiie de Québec. 

Le 6 juin suivani, riioiisieur le 
curé 1Llartine;iu et le niaïguil- 
lier en  charge,  monsieur 
Joseph Fournier, signent l'acte 
de  donation de cette maison 
chez les Soeurs de la Charité, à 
Quibec,  avec la supérieure 
générale de I'iiistiîution, R.M. 
M a r i e - d i i - S a c r é - C œ i i r  
(Adéline Gauvin); son assis- ~e couveri! des 5aiits de la Chanté au débiit des aniiks 1900 

tante, Sr Saint-Louis (Mary 
Malion) et Sr Saint-Jean 
(Angélique-Félidti! Lefebvre), dépositaire, agissant au nom Le 5 novembre suivant, a lieu l'érection du chemin de la 
de la corpor-ation des Sa.urs de la Chalité. Cet acte riorarié croix dans la chapelle [lu couvent et, le 19 décembre, après 
par monsieur Acliillas Mercier n.p. est déposé le 28 juin la célébration de l'Eucliarisiie, monsieur le cure Matineau 
1878, au bureau d'enregistrement de BeUechase, sous le dépose en petmirnuience le Sdnt-Sacrement au tabernacle. Le 
;\i" 17200. Copie est conservSe à la cure de la paroisse Saint- joiw meme, le généreux curé fait don de la lampe d'argent 
Charles. suspendue dans le sancniairc. 

le  5 septembre 1878, arrivent les quatre fondatiices : Sœur II conrient de souligner qiie la libéralité de niunsieur le curé 
hlarie-de-I ' Ange-Gardien (Rose-&-Lima Marchand), Matijncau s'étend tous les besoins de sa nouvelle f d e  a 
supérieure; Sr Sainte-Eugénie (Marie-Zoé Labrecque), assis- laquelle il monire, en toutes occasions, la générosii6 d'un 
mite, et deux enseignantes : Sr Sain te-hiysie (i\~~arie-hli tli père. 
AbCnise Dessaint dit Saint-Pierre) et Sr Sainte-Mathilde 
(Marie-Aurélie Dubois). A la fin de l'année scolaire 1879, l'école niodèle des 



garçons, jusque-là tenue par des institutrices séculières, 
passe aux religjeiises qui s'engagent à tenir deus classes : 
l 'me modèle, l'aiitre élémentaire et, en septembre de ceire 
même année, les classes, tant des garçoris que des fil.les, 
comptent 138 élèves dont 12 pensionnaires. 

En mai 1880, monsieur le curé Mmineaii est atteint d'iine 
nidadie grave qui  Fait craindre pour ses jours. S'Étant un 
peu rktabli. vers la fiii de septembre survient uiie recrudes- 
cence de la maladie. Une religieuse vient alors de Québec 
pour rendre au dévoué fondaieur les soins nécessités par 
soli éki!. Alirks d'aiitres alertes en noileinlire 1881, en avtil 
et en juillet 1882, toujoiirs assisté par les religieuses, i l  

entre dans son étenijié, le 2 1 décenibre 1882. 

L1i douleur causée par cette perie immense es1 qiielcliie peu 
adoiicie par l'annoiice le 23 janvier 1883, de son suc- 
cesseur, nionsieur I ';[II bé Cliarles-François Cloii tier. 

Par la siiite, le nouveau curé se ttiootre aussi généreux que 
son pr.édécesseus envers Ic coiivent, notmirnent pal- le don 
d'un I~armoriiun~ pour rehausser la solennité des fêles 
ieligieiises, le 14 juiflei 1883, d 'on  oriiernent liturgique 
brodé d'or, le 26 mai 1885, par l'achat de ineubles à I'occa- 
sion de la construction du couvent neiif. 
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C l a m  rla élèves dii courent 1924-1325 
Plzoto . L Rouwl 
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1" ri~~igtk . fiditli lbi~jn, Sioiiiqiic Cboiiiiiard. Rkjenniie,%selin 

7- nilget Georgiir \I:in3g, 1-Iélène Pr{[-ost, hlriiiiqur I.:icniis. .S:imwn. . . .Siinisciii. Ioiiisetlc l.;mgloic 

I' rxiricée : Iaiiiv[ie ,LWFIL Picrret~e C l ~ h ~ t ,  Jediirie (:hlihot, Clriin. C3stoiig~i:i): l 'Iic'rk~~~~:iile:~, Feni:iiide i:ortiii. I.o~iisc l>révust 

.i7 r:u,gi!c , .. 1t;irtIir \\;'RR!I~T Gabrielle I:i>iimier. Thérèrse Paquet. Rachel Rousseau. Flonirjue (;in5cl:ii 

Cette consiniction coniriience en juin 1886, à qiielqiies pas 
du coiiileiit existant. C'est iine rnajson de 75 par 45 pieds, en 
briques, i deux kkges, avec toit français. La bénédictioii de 
la pieire angulaire a lieu le 1" aviil 1886 et, la bénédiction 
du noiivel édifice, le 20 septembre 1887, est présidée par 
Soli Éminence le cardiiid Elzéar-Alexandre Tascliereaii. 

Cette même aiiiiée, mademoiselle Ditia Chié, ancieiine insti- 
tutrice, entre à titre de tlanie perisionnaire au nouveau coii- 
vent. Elle y demeurera jusqii'à son décès, le 2 octobre 190 j. 

EII 1904, l'école des gürçons, transportée au sud de l'église, 
devient salle paroissiale. Les garçons élisent doiiiicile daiis 
une autre demeure avoisiiimi le coiivent et sont confiés à 
des insiiîutnces IGques jusqu'en 191 1 ,  alors qiie s'ouvre le 
collkge dirigé par les Révérends Frères de l'Instruction 
cliréiienne. 

Fn 1904 égalenierit, iine annexe est construite sur l'em- 
placenieni de l'école des garçons. Cette tiouidle partie com- 
prend la chapelle, un dortoir et un réfectoire pour les pen- 
sionnaires. Cecte chapelle, oiitre l'iisqe réguher, coiiiiaît des 
év6neniei1ts dignes de meniion : I'abjuratio~i du proies- 
tantisnlc d'uiie darne Fournier, irlandaise, ei de ses deiis 
petites filles; un mzriage en date du 30 décembre 19 17, 
celui de madenioiselle Lucia Gaudet avec monsieur Joseph 
Paradis. Cornme l'église est tendue de nojs poiir les 
Funéraiiies de monsieiir Denis Goiithies, la chapelle du cou- 
vent accueille les nouveaux époux. Un autre ~nariage se fait 
eii la cllapele, le 15 septembre 1919, c'esi celui de iiion- 
sieur Gaudiose Gagnon, le père de deux de nos pension- 
naires. Il époiise sa belle-solilr qiii a pris soin des orplie- 
liries tlepiiis la iriort de lcur mère. 

Après avoir connu s i i~cess i \~ernent  divers systènies 



dlécl;lirage : la l u m i è r e  acéylène de 191 1, les lampes à pé- 
trole de 1918, la lampe diladin de 1920, le 20 avril 1924 
enire au couvent la lumière électrique avec toutes ses com- 
modités. 

Le 25  juiri 1928, niarque le cincluantième tirmiversaire de 
fonhqtion du couvent. Les arcliives coniniunaiiuires conser- 
vent les dé~ails des fesiivités de même que les noms des 
généreuses responsables qui ont fait un succès de cet kvéne- 
ment. 

En 1931, inslallation d 'un appareil de sauvehge, un tube 
mérlllique qui est mis en exercice le 28 septembre. 

Le 7 sepiernbre 1934, la Conimission scolaire de 3it-Charles 
prend le coniriile de touies les classes, sans distinction des 
quart-pensionnaires et des wernes au nombre, alors, de 138. 

La Croisade eucliaristiqiie enrôle ses premiers menilires le 
1" a v d  1937, dors que le 30 octobre 1947, s'organise la 

J.E.C. et le 20 juiii 1948 a lieu la prem.ière réiinion des 
m mica listes à laquelle assjsienr plus de quatre cents an- 
ciennes : élèves, institutrices el religieuses. 

Au f i l  des ans, la cause de l'éducation tend à répondre à 
touies les exigeiices de I'lieure : du cours primaire à la 
12' mnée inclusivement. Les élèves liénificient de I'éilolii- 
[ion des programmes d'étude et peuvent suivre, en outre, 
des cours de niusique, de sténographie, de dactyiographie et 
d'enseigiement niéiiager. 

Les anndes du couveni foiirnisseni chaque année des st21iiis- 
liques fort uitéress;intes. Noiis retenons ceiles de 1949, I'an- 
née centeriaire de la fonddtion de I'Instirui des Sœiirs de la 
C h a r i i é  de  Québec. A cette occasion, le c o u v e n i  de Sajrit- 

P. 9,lWer ITANNÉE 1949 
1" iwi~gk : Aiiet te Labrie, DorisJolicœiir, Gis& kni ieus.  Roselie Cloiitier, Wroriique Privost. kloriir,uc Bilodeau 

2' rangée : Juliem Lessard, Hiléne Prévost, Jacqueline Beaupd.Jeaiiiir Cowliii, Louise Gr;i\~el, Pierrelte Boursier, Thé& Borrin 
3. rang& : hlarieiw I'icard. hufir ie  Bélanger, Gisde I.acroix, Rolande Ttirgmn, Rvma Caron. Rolande Chabot. Claire Fillioii, Jeanne-D'Arc Denriird 

4' rang& Mane-Paule Nadeaii, Agathr-Ange I;ührie, Colette Nadeau, Moiiiclue Nacleau. Paiiliiie Gosselin . . . . , Ghislüine Lacrais. 



julieuc F ~ r i e l r  

titiilaire de la peniiére matenielle Saint-Charles 1957-1(lj8 

Charles présenie uri album en soulignant qiie des miUjers cjei~nes élèves, est-il nuté, on peut  compter 67 religieuses 
d'élèves ont passé dans les clxsses depuis 1878 et que le entrées dans diverses institutions. les foyers de Sainr- 
couvent a enregistré 124 dipl8mes élémentaires,  83 Charles se fél ic i ient  aussi des mamans idéales venues 
diplônies modèles, 8 diplônies académiques, 48 diplômes clierclier a u  coiivent u n  cornplénient dc leur édiication 
coniplérnenlaires, 4 diplfimes riniversit;lires, 2 cerhijcats de faniiliale. 
12' aritiée, 18 diplômes de musique, 8 certificars de sréno- 
grapliie et 3 de vitesse en dactylographie. Parnii les an- Par la suite, les événemerils preiinent un rythme accéléré. 

jxrlu~liiie Coiipil. institutrice au collPge 
Plinio Circn . i960 

-.- - ~ ~ ~ - ~ ~ ~ - . ~ - ~ ~ ~ - -  
1 :J - 

S '  



Y(:)(./[.:IL< /?.,T) \ 0 . 1  I l i ,  
p-ppp- 

Selon les esgences du temps, une école centrale se construit 
sur le teirajn du couveiit dont la Conimission scolaire a 
acquis une partie. L'inaiiguration du nouvcitu Centre éducatif 
a lieu le 21 jiiillet 1963 ez 19 classes centralisées ouvrent 
leiirs portes à pliis de 580 élèves, garçons et 6lles: véhiculés 
de tous les rangs de la paroisse ail village par sept autobus 
scolaires. knsi, 13 classes sont localisées ail Centre éducatif 
et les 6 autrcs classes, de la 1" à la 41 année, au coulieni qui 
les loue P la Commission scolaire. Une rehgieuse, Sr Sajnt- 
Cyr (Laura Vermene) en asunle la direction. 

Du faii de celte centn- 1 - - . V 
lisaiion, la Commission 1 
scolaire de  Saint- 
Charles s'affilie à la ! 
Commission scolaire 
Louis-Fréchette de 1 
Lévis et ceite dernière 
esige de nos pension- 
naires un montant de 
30 $ par mois  pour 
frais de scolarité. Les 
parents n e  peuvenr 
accepler ce surplus de 
frais et le coiivent doit 
fernier son pensionnat 
en jiiin 1964. krnard Lacrois 1966 

Piwident de la Coiiini~uion scolaire Ion d~ 
E n  septembre 1967, IaconsinictionduCent~Ér1ucaiifei-i1963 

une septième classe esr 
louée i la Commission scolaire. Une maiernelle s'ouvre 
Couvent. 

Le 30 mars 1968, il y a formation du conseil de l'Atelier 
pédagogique au Ceiitre éducatif, soiis la présjdence de mon- 
sieur Raynald Caron, de la régionale Louis-Frécliene. 

En septembre 1968, Sr Genwde Noliti remplace Sr Marie- 
Anne dc Jésus à la direction de l'école. 

La nouvelle Conunission scolaire de Belleclisse, avec mon- 
sieur Gilbert Dumont comme directeur géiierd, exerce son 
mandat, pour la première année, en 1972-1973. Les 
bureaux ddnijnistratifs sont ménagés au Centre éducaitif. 

Le 4 mai 1975, location à la Comniission scolajre de la 

- ---- --- 

grande salle de musique du couvent pour la transîomer en 
I O  bureaux pour les membres de I'adniinisrntion de la 
Conimission scolaire, Les élèves en piano occupent désoï- 
mais 4 studios i l'ancien parloir des pensionnaires. Peu 
après, La Commission scolaire exprime le désir de louer tout 
l'immeuble en réservant a i u  religieuses un logement gratuit. 

Les membres de la municipalité du idlage de Saint-Charles, 
par l'entremise de leur maire, moi~sieur Roberi Prévost, 
conviement, le 16 mars 1976, d'aclieler, des religieuses, le 
temin de 75 par 60 pieds carrés sjtiié entre le couvent et la 
Commission scol;iire, aux fins d'aménager un poste d'in- 
cendie pliis adéqiiat que celiii d o i s  existant. 

Conme eii août 1976, il ne reste plus que trois religieuses 
au couvent : Sr  Lise Boiidreau, Sr Louise Plante et 
Sr Gertrude Nolin, des démarches sont critreprises pour la 
\leiire de l'immeuble. La Cornmjssion scolaire bénéficie déji: 
depuis noilenibre 1975, d'uiie prcmjère option d'achat di1 
couvent et d u  terrain. Elle s ' en  prévaut doiic ei les 
religieiises aménagent au N" 6 de la rue Lapierre. La ques- 
tion débaitiie et acceptke, Ic contrat de vente se signe entre 
la rniinicipahté du d a g e  de Sajnt-Cliarles et la congrégation 
des Sœurs de la Charité, le IG avt-il 1977. La directrice du 
primaire à I'école y conserve sori bureau et les srudios de 
miisique restent accessibles aux élèves. 

Ide 24 septembre 1978 Inarqiie le centenaire de l'arrivée des 
religieuses à Saint-Charles. Fêtes inou biiables sous h prési- 
dence de  madame Hélène Marquis, de mademoiselle 
Miclieline Breton, vice-présidente et de madame Siizanne 
Bo~uie;iii secrétaire, assistées de sous-comiiés ir6s actifs. Les 
annales conservent le programme de ces festivités qui se 
sont avérkes un succès. 

Un projet intitillé « Le Patrimoine et les Jeuiies >> élaboré 
dans le cadre du programme de sub\fentions du Senice de 
I'hiimation du ministère des Affaires cultureUes du Québec, 
est présenté le 8 décembre 1978 par la directrice h l 'dé- 
meiit,zire, Sr Gerimde Nolin, en coikaboration avec ses pro- 
fesseurs et les animateurs di] projet : monsieiir b o n  Breton 
et ~nademoiseiie Suzanne riubé, anthropologues, et nion- 
sjeur Clermont Bourget, géographe cultiirel, reçoit son 
approbation et une siibvention de 3 500 $ pour la rédisa- 
tion de ce projet dont les détculs sonr consignés aux archives 
de l'école. 



-- ------- 
Le 11  octobre 1979, une délégatioii, coniposée de haules 
autorilés françajses au priiliaire, ~ i en t  sur place renconirer 
le directeur général de  la Commissioii scolaire  de 
Relechasse, monsieur Cilbcrr Dumont, et les enseignariis (lu 
priniaire au Centre éd~icaljf. Monsieur Pierre Pareni, sous- 
ministre de l'fiducaiion pour le goilveriienient du Québec, 
accompagne messieurs Reiié Cotiaieau, Georges Noël André 
kitteau et Georges Picard, chargés de niission à la direction 
des écoles éIétnen taires de France. 

Une rericoritre de directeurs d'écoles, le 1 j juin 1982. clô- 
lure la carricre de Sr Gertnide Nolin après 3 j  ans de service 
auprès des jeutics à Saint-Charles : 2 1 comme eiiseignante 
ef 14 comme directrice. Une seconde carière s'ouvre poiir 
elle à la fabrique de la paroisse, à la perceptioii des 
coniptes, comme secrétaji-e et réceptionniste. 

Le 26 dicembre 1982, le pavillon Charles-Couillard de 
Saint-Charles, érige gfice ?I la générosiié des paroissieris de 
Saint-Cliarles, ouvre ses portes i 35 dames et messiciirs 
âgés. Scriir Cisèle 'Tardif qui occupe d'abord le poste de 
directrice du pavillon est reinplacée, par la suite, par Sr 
Gertrude Nolin et madaine Siizanne Bonneau. I,a bénétlic- 
tion de l'édifice a lieu le 12 jujn 1983 par nionsieur l'abbé 
Henti Morency, curé de la paroisse. 

Poiir des raisons de satité, monsieur le curé Morericy prend 
sa retraile le 10 aoit 1986, après 10 années consacrées à la 
conirnunüuté chretienne de Saint-Charles. 

En düte di1 19 :ioÛt 1989. se termine la relation des faits 
importants consignes au jour le jolis depuis la fond.atioii, 
dans les annales communauiaires. 

Qu'il nous suffise d'ajouter que seule Sr Gertrude Nolin 
derneu1.e toujours au sei-vice de sa paroisse d'adoption, elle 
se consacre dcpiiis 1982 avec grarid dévouement au bien- 
être des personnes àgées en perte d'aurononiie à la rési- 
dence Charles-Couillard et qii'eiic loge au N" 2835 de l'ave- 
nue Royde. 

Extrail des Archives le 3 juin 1998 
Sœurs de la Cliariié de Québec 

Utilisation ultérieure du couvent 

.4près une première demande infructueuse, le comité de 
parents polir I'impliintation tl'iine gardede sans but lucratif 
2 Sailli-Chiicles reqoit en611 l'autorisation de 1'O£ûce des ser- 
vices de garde à l'enfance d'opérer un senrice de garde régi 
et siihven tionrié poiii2ant accueillir jO eiifan ts. La garderie 
poiTera le noni de i( Le yet.it Poiicet M. 

11près avoir iisité qiielques locaux disponibles, le ctioix des 
parciils promoteiirs s'arrête toiit iiatiirellen~ent sur le cori- 
ilentl dont on vienl de transférer les élèves driiis le Centre 
éducntif réceminent rénové. 

C'est ainsi que le 24  août 1987, une coorclonna~rice, 
quelques Cducarrices et un cuisinier entrent dans de iioii- 
\ledur; iowus, reiidus confornies LIUT; niultipies normes par 
Urie entrelirise locale, Les Constnictions BerioTt Riiel iiic. Le 
persoi~iiel passe unc sernAiie à voir aux derniers amériage- 
ments avant t'ariivée des erifanh qui a lieu le 1" septembre. 

Ils sont seulernerii sept oii huit à fréquenter assidûment la 
glirderie, du nioins les premières setnaines, puis leur. nom- 
bre aiigmenic petit à peUt. 

Le genre d e  service offert est riouveau dans la rtgion 
puisqu'il n'y avaii auparavarit aticune garderie sirucitirée 
devant répondre à des olijecrifs précis; cela prend donc uii 
certiijn ienips poiir convairicre les gens des bénéfices qu'en 
retireni leurs enfants. C'est donc après eriviron un an que 
Ü Le petit Poucer » prend \léritablenient sa viresse de 
croisiSre. 

En 1391, la Commission scolaire de Belleclzasse, proprié- 
taire dti coiivent, noiis avise cepenclant de son inipossibiliié 
de renouveler le bail de la garderie car ses clirigeants 
songent à récupérer leiirs locaiix, soit pour y ramener les 
élèves dans u n  a\letiir procliain, soit pour combler des 
besoiiis sup~ilénientaires d'espaces à bureaux. I'OEce nous 
accorde doiic iine subventior~ pour constniire une nouvelle 
bâtisse. ce qiii sera fait l'année suivante. C'est à la mi-aolii 
1992 que se termine la page d'histoire unissm t le couverii et 
la garderie. 

par L~tcette Sa.i??~koil, S.C. y. par F?XI 11~0 i s  f3ern ier 



LISTE DES S U P ~ ~ I U E W S  DU COUVENT 
DE SAINT-C-S-DE-BELLECHASSE 

1 NOM DE w m G l o N  !toM c m  ANNEES DU S'PÉIUORAT ANNÉEDUDÉCÈS 1 
Sr Wne-de-I'Arige-Gardien 
Sr Sie-Hélène 
Sr Sce-Colom be 
Sr SI-Stanislas 
Sr Sle-Flavie 

Sr Mane-de-l'Incarnation 
Sr St-Isidore 
Sr Ste-Joséphine 
Sr Denyse 
Sr SI-€tienne 
Sr Ste-Marie-Anne 
Sr Ste-Ermehde 
Sr Si-Gaudiose 
Sr St-Basile 
Sr Marie-du-Gaivaire 
Sr Ste-Cliantal 
Sr ~ t - h o d e  
Sr St-François-d'rlssise 
Sr Re-Éljsabeth 
Sr Ste-Clémence 
Sr Ste-Juhcn-Marie 
Sr St-Nexandre 
Sr S~e-\~éronique 
Sr St-Christoplie 
Sr Sre-Tliérèse-de-Lisieiix 
Sr Ste-Thérèse-de-la-'ri-inité 
Sr Sie-iJictorine 
Sr Sie-Rose-de-la-Chanté 

Rose-de-1.ima h.Iarcliand 
Marie-Julie Aiiger 
Kelcn Foster-Rogerson 
hIaryAnn Flynn 
Cilanire Bénibé 

Flore Lefebvre 
Zélic Micliaud 
M.-Angélique Durnais 
Virginie Déry 
ilhina Filieau 
AglaE Duniont 
&laie  Desjardins 
Dima Leurte 
Anna Labrecque 
Élise Paradis 
G.eorgimna Chamlierlaid 
Marie-Ange B é h r d  
Maiie-Anne Gon thier 
Lina Rousseau 
Anna Roy 
ALice Roudreau 
Rita Couture 
Mélanie Bariiault 
Adelalde Poirier 
I'vonne Bergeron 
Thérèse Nadeau 
Simoiine Salioie 
Lise Boudreau 

1 Extrait des Archives des Sœurs de la Chatilé de Québec, le 27 février 1995 

1 Par : Geninia C asfonguay s.c,q. 



AGRICULTURE 

Les dheloppernents de la Côte-du-Sud se sont prodiii ts sur 
le littoral el les premières paroisses furent folidées par le 
surpeuplement de la Ch-de-Beaupré et de l'Île d'Orléans. 
Lcs terres concédées ne pouvaient pas avoir moins d'un 
arpent et denli de largeur et les nombreux Ns des habitants 
son[ ileniis par la voie d'eau sur la rive droiie du  Saint- 
Laureiii pour ÿ défricher des terres. 

Les terres du liiiotal dc Beauniont son1 tolites coricédées 
ainsi que celles qui s'étendent jusqu'à Pointe-à-la-Caille 
(Saint-'rlionias de Montrnagny) . La pro>iimité de la \ille de 

Québec et les facilités de tmnsporl: favoiisaient les rapporis 
cotnrnet-ciailx avec la capiiale. 

Les pienières terres concédées et défrichées au-deli di] lit- 
toral furerir les terres de Saint-Charles et de Saint-Gelvais; 
elles siiivent la r~ailée fertile de la rinère Boyer et des ter- 
rasses bien drainées qui s'élèveri t au sud de cene vallée. 

L;I rivière Bayer., eii pliis de prociires un accès par voie 
d'eau, fournissdt qiiluilité de poissons; et les belles for+ts, 
du gibier en abondance pour siib\lenir aux besoins alirneii- 
iajres des défriclzeiit-s et de leurs familles. 11 suirit de coiisul- 
ter la carie de Murray dressée en 1761 pour coiistater que  

Manuel des Seigneuries 1923 
A.E.D. Courclicsnç I 

I.. l -- 



L!rie niaison de bois équarn pour loger la tamitle agraidie 

011 imqjne un pionnier qui, en arrivant dans sa concession, 
. . 

[loir coiiper du bois : couper des arbres pour se bâtir une 
cabane comme prenijkr-e Iiabitation, couper du bois pour se 
chaiiffer et coiiper di1 bois polir semer- et ricolter ses pre- 

les maisons, granges et étables étaient toutes constniites à niières moissons. Cliaque établissement ne tardait pas a 
proxiniité de la rivière Boyr  et que seules l'église et trois avoir son moulin; Saint-Cliarles en avait quelques-uns polir 
rnaiso~is etaient en bordure (lu chemiii Royal a l'est de la scier le bois pour les défriclieurs et le niarclié de l'extérieur, 
i.oiiie Cliabot-Bilocleau. Le bois vendu à l'extérieur conime bois de cliauffage ou 

Sniili-Charles-de-RelIwhas%. 195 1 
Plioto : Gérard Mnnwt Archives natiari:da di1 Quibec à Quacc 



- 
comme bois de constriiction ainsi qiie le sucre d'ér;ililc 
étaient les seiils prodiiits qiii poiivaient [apporter lin reilenii. 

Rien sou\lent, Ics arbres abamis étaient laissés sur le tei~ain 
et brûles sur place pour agrandir les aires a cultiver. « Sur 
les cendres des abattis, on sème di1 blé, de l'avoine, dc 
l'orge et des navets 3 la volée; iin léger liersage, et tout esr 
 di^. hnsi, on Pdt en deus ans deiix récoltes; puis on niet en 
foin qii'on fducbe qiiatre ans de suite; après quoi le terrain, 
toujours hérissé de souches noircies, est utilisé deux aris 
comme pâturage. Aiors, huit années ét;int écoulées, oii 
extirpe les soiiches et le chanip es! mis cri lahoiir; la terre 
est ftiitc » Chapais (151 p. 516 

« Des ierres en culture », on f3is;Fit deux parts 4 peu prés 
égales. Une rnoitjé des terres était labourée ei ensemencée 
polir la presqiie toralité en céréales, durant trois aiiiiées 
conséculii~es, taiidis que l'aime moitié élait en prés falichb 
et en p5iiires. Aii Iiout de trois ans, on mettait la charrue 
dans les prés, kndis que les terres précédemment en labour 
devenaient prairies pour irois aiiiiées nouvelles. Bien eri ten- 
du, roui l'engrais de fernie, le seiil dont on disposajt, étai1 
résenré aiir; seules ferres de lahoiir. 

a Ainsi, l'assolement était d 'une exirême simplicité. 
Restiueni hors de I'assolenient les "cliamps à palaies" pour 
la culture des pommes de terre, consacrés escliisi\~ernent à 
cette cultiire et qiii recevaient une fumure spéciale et 
intense. On conçojt qu'un pareil sysrème üjt épuisé les [erres 
q u i  pa r  a ~ l l ê u r s  manquent de  cliaui; siir ces sols de  
schisies. finitles ctinadiennes I I ,  Raoul Blaiichard, p. 5 5  

f( l e s  prodiiits de cette agriculture étaient donc peii abon- 
daiits, peu variés et mal adaptes ail?: possibilités. En rête 
figurait la culture rratliijonnellc dii paysan fraricajs, le blé, 
q u i  ne seniblc poiirtant guère à sa plilce dans une contrée 
peii ensoleillée à étés hunudes et à priiiteriips tardifs. Ce l ié  
émit desijné non seulement :L la consoinmaiion en pain de la 
population, mais à la vente; il était la récolte paymuiie, celle 
qiii procure un peii di:irgent. Bouchette 14) p. 366-367 

C'est avec cetie culture répétée di1 lilé qu'oti a ruiné les 
bonnes terres. 1,es auires céi-ides, poiirtant pliis robustes ct 
mieux adaptées éiaieni négbgées parce qu'on ne pouvait les 
veiidre; elles eniraient daiis la coniyosiiion du pain ou 
étaient destinées au béfajl. 

Les terres argjleuses ont tenii le coup pliis longtemps qiie 
les terres plus sablonneuses des terrasses. Les premières, 
appelées terres fortes, en majorité dans la vdlie de la ri- 
iièi-e Boyer soni restées des terres propices à Ili cultiire des 
plüntes fourragéres er aux cér-édes; mais, clles ont manqué 
tlc chaux et sont de\lenues peii productives au point de ne 
fournir que le cinquième de leur czipacité natur.elle. 

Les tcrres sabloilneiises ou sctiisieiises des 1err;isses ont 
iiianqué de tout rapidemelit. Des terres qiii se drau.nerit trop 
rapidenient lorsqiie déboisées et qui manquent de niaiières 
organiques ont eii besoiri d'aitcntioti parliculiére pour Etre 
producti\:es. Soiis la reconi~nai~dation des agronomes au 
début dii vingtiénic siècle, des ciiihires appropriées comme 

7 

Uii climli (le fraises d m  i c  Bz du i\ir,rd 



- - 

la culture des fraises et des pommes de - w . 7  

terre ont pernus aus agriciilteurs q u i  
possédaient ces terres d'en retirer un 
profit. 

à cette agriculiiire est liée étroitemeni S- - 

une industrie domestique. Presqiie tout 
ce doni on a besoin se fabrique à la 1 
maison. Avec le lin, roui et teillé, les 
femnies filent et tissent la toile; avec la 
!aine, eue fabriquent la pelite étoffe des 
iieternenls fininins, la grosse étofle des ,4,rrache-rodie d ' inwnt iun locale 

liabits d ' h o m m e s ;  elles en \;endent 
quelquefois à Québec. La plupari des 
instrunients agiicoles soni fabiiqués siir place, au coiii*s de Mênie si on ne voit plus de tas de rocIles et des digiies qui 
l'hiver, et même les meubles. On achète le mojns possible et séparaient soiivenr les terres, il a fallu que les iigriculteurs 
on vend iout ce qu'on peut : blé, beurre, sucre, bétail. et nlec leurs bceufs et clievau~, arrachent les roclies et parfois 
siirtout le bois de pin qu'on fait l'hiver. meme les fassent éclater aux explosifs. A Saint-Charles 

conune dans d'autres paroisses, les roches résistaites aiix 

4 congloniénts, sables ou gravier fin consolidés provenant de 
I'effrilemenc des affleurements rocheux comme ceux du 
Milieu du Siid, du Bzs du Nord et de la Hitrière. 

in~ernpéries ont seni à constnijre l'église; elles ont toutes 
les Eornies et diniensions et eUes ont éié uijlisées telles 

Les pierres de la première église conslruite en 1752 et 
débâlie en 1828 ont Sté réiiiltisées dans la confection du 
mur ouest et la moitié nord di1 rnur est du cimetière. La 
nioitié sud du mur est et tout le mur qui longe le chemin 
Royal n'en contient que 20 % environ, le restant étant des 
pierres granitjques provenant de I'exié,fieur comme les pier- 
res taillées de la sacristie. 

I .pJC 

Les schistes argiieux rouges, gris et noirs qui forment la plus 
grande pairie du substratum des sols de Saint-Charles ont 
dû senir de matériau de remplissage des murs de l'égljse. 
n'étant exposées aux intempéries. Composées de boue 
consobdée, elles retounient à leur état d r a m e  si exposées ii 
l'air, a l'eau, à la dace et au soleil à moins qu'elles aieni été 
n~élaniorpliosées en ardoise par la clialcur. 

quelles pour bâtir le temple paroissjal. Elles sont grises, 
1 iachetées hlaiicliâtres si cies on1 été prises à la surface, 

l 1 rouillées si préle\lées dans le sol et parfois plus oii moins 

1 brunies ou délavées. M e s  se composent de grès ou de petits 



cxerce iine gr;~tide idiieiice dans la région. On reiicontre 
déjà iin peu parloiir des agronomes etitliousjastes et 
éclzir.és, des prêtres, des médecins et professeurs q u i  se 
rendent compte de I'irnpoctmce de leur taclle et dont I'ac- 
tion s'annonce f6cotide. 

L'apparition de nouvelles rnacliineiies favonse le développe- 
nient de l'agriciiltiir~e et l'arrivée des engr i s  qiie 1-econi- 
mandent les iigrononies ont dans certaiiis cas fait qujntiipler 
le volunle des récolies. 

- 

Iivnrirs-cti uri peu plus 1 çeiiible din le propriétaire La pr.ogïession des résultais s'est accrue ~ r è s  lentenlerit 
jusqu'aiix: années de crise écononiiqiic des années 1930- 

Le d&~eloppement de l'industrie laitière a cornniencé ~ i i i  peu 193 1-1932. Durant ceiie période et jiisqii'aus mnées 1940, 
avant I'arinée 1900 par l'établissement d'une beurreiie qui les pris des protluiis lajtiers, dii bétail et des céréales sont 
fut en opération jusqu'en 1L)66, et, de trois fromageries qui mairitenus très bas; c'est diirant la deusikme g1ier.t.e tiioti- 
n'oiit pas fotictionné longzeinps aprks 1906. diale que I'écononue en général et qiie l'écononije agricole 

ont fait [in bond. Soiir appanies Ics coopétatiires et les asso- 
Inqiiiets de l'exode des paysans vers les €tats-utus, les cliefs cialions qui ti'ont été qiie bé11é6ques pour les agriculteurs, 
du peuple canadien-lrançais iloienr claireinen1 qii'eii l'ab- 
sence de grandes industries, le saiui de leur peuple est dans Les tracteiirs et ;iutccs machineries à haut sendenient de- 
le renouI1eau de I'qriculture. En mêine temps qu'ori  de à viennerit clzose courante siir les fcni~es ei I'écononiie %ri- 
la colonisation des terres neuves de l'intérieur, les poii\loirs cole lie connaît pas de recul depiiis. 
piiblics s'efforcent (le transfornier I'agricultiirc rraditjon- 
nelle. Le meilleur exemple en esi la hndation de l'école On délaisse la cultiire des ceriales i l'exception de l'avoine; 
d'Agcicullui-e de Sainte-hile de la Pocatière eii 1859, la niais, bienliit, l'avoine de )'Ouest envallit la rigion. 
plus m i e n n e  de l'Amérique. 

Si les céi.éales diminlieni, la pomme de terre, au contraire, 
Depiiis I9lO1 cette école, mec ses nouveaux cours destinés es1 eii progrès. Elle trouve, suc les liasses terrasses 
aiix cu l t i~ t eu r s  cn exet-cice et avec ses coiirs itinérants, sableuses des conditions ires favorables de sol et de climat; 

elle a été aussi l'une des premières cul- 
nires 2 recevoir des engrais spéciaux. Les 
villes de Québec et de Moiitréal en achè- 
tent beaiicoiip. 

Le sucre d'érable est un  excellent produit 
obtenu en pleine saison mot-te, niaiy-avril, 
et qui fait etitrec en cajsse des tnilliers de 
dollars; il foui-nit au printemps de quoi 
iicheter des semeIlces. 

Saint-Cliarles éiant pr.oclie de Québec et 
d'iin excciient marché, a commencé, B l'imi- 
ution de l'Île d'Orléans, la culture de la 

1 

chez les ROY c'est le ieiiips des iccu~teî, la iriain d ceuvrc th t  al I I  li>ii,ii ire Erdse, trnail kicilc qui occupe et précède les 
autres récoltes et qui rapporte des dollars. 



l'liilippe Ch3bot. camionneur 1911 

Les wirnai.iix pour leur part ont bénéficié de la culture des 
f o ~ ~ i ~ a g e s  verts et de l'utilisation des engrais cliimiques; le 
temps poui7 les vaclies laitières d'être nourries de paille 
durant l'lzi~~cr est termilié, 1i:Ues sont mieux nourries et, leur 
nombre, en plus d'aiigmenter rapiderrient, fai~ entrer plus 
d'argent à la fernie. Pendait la deuxiènie guerre, les beur.- 
reries et les froniageries on1 connu une production sans 
précédent. A Saint-Cliarl.es, beaucoup de lail est transporté 
vers la d i e  de Québec par des cmzions qiii rapportent des 
marcliandises au retour. 

Les petites meuneries ne siifisent plus aiuc besoins do chep- 
Le1 bovin iles agiiciilieiirs; c'est alors qu'on voit appa~lillre 
en 1944 la Meunerie coopérative agricole de Saint-Cliarles 
el la Meunerie Octave Labrecque en 1950. 

Un peu pliis tard, iine fois Ilindusirie lairière bien implantée, 
le pciit lail ei Ic lait de beui-re qu'on rapporte de la feime 
favoriscn t l'élevage du porc; toutes les fermes élèvent une 
quantité plus ou moins Slevte de porcs ei cet élevag~ prend 

une tci~ne porcine sur uiie [errasse nii siid de In riiièr.: i r ~ ~ w r  
:\perçu des grarides culiures au nord de cetie deniière 

'-9 (') - 

des proportions assez iniportanies pour qu'en 1965 on 
songe :d bâtir un abaltoir de grande envergure. 

Ceux qui n'élèvent pas de porcs se diligent dans la produc- 
tion des ceufs; ne sorit pas tares les élevages de poules pon- 
deuses qui fournissent au marché locai et cxtkrieiir de 50 à 
60 doiiz;iioes d'œufs par jour. 

Saiiii-Charles est demeurée uiie paroisse agricole jusqu'i 
110s joiirs. Même si le rionibi.e de rennes a diminue peut être 
de 40 Y>, la culture demeure intense. Depuis le zonage agri- 
cole, loi qiii protegeaii la consewation des sols et des ie res  

Grange i i~x~nc ina lc  co?jtniile e,i 130s cllez Pbiliaslirgeon 

liarjolin[iy Chabor 

agricoles, i l  y eu1 une consolidation des fernies el iin 

regi.oiipement de deux ou trois fermes en une seille. La ten- 
dance se continue et les exploitaiions agricoles sont de- 
veniies des inclusti-ies avec des iippareils de plus en plus 
perfectioiinés dont les opérations sont programmées par 
ordinateurs. 

Exp6diniin en i rAc  des llutiitiis de terri. en l1)iIP 
:iprès aviiii i.tP cueil!ia rnécaniqriaiierit 



l~un i l l e  et ftrine de h l .  et Mrne Rayrzlild Leblanc, gngiiariis de Iri iiiédaille d'or du M6iiie :igncnie de l;i prrxince cf? Quelec cii ]YS? 

Sain [-Charles participe grandement Z I'évolutioii d'uiie agri- 
culture cliversitiée dans la M.R.C, de Bell~chasse; on rap- 
porte qii'ac~uellernent cene derniere se classe au lt-oisièrne 
rang dans la pio\liice. 





Achat de la beurrerie 

Sous l a  présidence de M. Augustin Picard, en présence des 
aiiires diiecieurs ei d'iine tretitaine d'actionndres, le matin 
du 5 mai2 191 1, on traite de la question d'aclieter h beur- 
rerie exjstante ou d'en bâiir une neuve pliis inodenie. Par 
une grandc majorité, la décisioii qui résulte fut d'acheier la 
beurrerie de hl. RusEbe Mercier au pnk de 2 600 $. 

Un premier beurrier M. Hubert G q n o n ,  est engagé dès le 
19 mars suivant à 80 $ par mois poiir la première année; il 
doit fourilir son ajde, hire les répar.tiiions ei laisser son 
salaire en garantie si la sociétC le jugc i propos. M. Joseph 
Ruel ayni été noniriié secrétaire de la Coopérative, on lui 
demande de gérer et d'adminislrer les daircs de la beur- 

retie, de voir aux réparatiotis et de tour C E  qui sera néces- 
saire pour mettre la Eabriquc en bon ordre de fonction- 
neinen t. 

Période de stabilité opérationnelle 

Vingt-huit ans de services pour le deuxiènie beurrier. M. 
Louis-Joseph Lamon tagne est engag6 aux niêmes conditions 
que pour le premier à partir de l'année 1913 pour 1 15 $ 
par mois. 

On consrruit i ir ie glacière c i l  19 16; on aclièie i i n  premier 
pi~steurisateur en 1929 mais, pendant toute cette période de 
prei~liére rnodernisaiion, des dividendes variant dc 5 à 8 % 
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sont versées annuellement. Le beurrier ag t  comme gérant et 
secrétaire, il s'occupe de tout, même de la coupe de glace. 

Réorganisation de la société (1941) 

Une deiidème modernisation plus importante que la pre- 
mière s'inipose et il faut une réorganisation de la Suciété : 
011 stabilise les parts h 50 $ qui sont cliangées en actions. II 
Eau1 de l'ai-gent pour aclieter un séparateur 5 000 $, acheter 
une bouilloire neuve, agrandir Iü réception dii lait, creuser 
un  pujts artésien et acheter un pasieiinsateiir de  quitire 
cents gallons. 

C'est le Us de M. Ls-Joseph Lamontagile, Roland qiii véciit le 
premier les cliangemenis effectues. 11 ne restera qu'une 
seille année, soit 1942. U éhit, comme le voulait la politjque 
éhblie depuis Ici début, beurrier, secrétaire et gérant; il fai- 
sait les répartjtjons deiis fois par mois et il étaii obligé de 
payer son aide 1 $ par jour. Son saiaire était de 95 $ par 
mois diirant les péi-iodes de production régidière de l'été et 
de l'automne. I:hiver ct le priniemps étant des périodes très 
peu  réniunératrjces, il n'eut pas d'autres clioix que de 
s'exiler à Ville Lachine, à 30 $ par seniaine de quarante 
Iieiires, pour esercer son niétier. 

En 1943, M. Johiiny Mejglien devint le quarriémc beurrier. 11 
est en même temps fromager; niais, il est libéré de  la 
gérance et dii secrét;uiat. M. Donat Ruel avait été désigné 
comme secréare-gérant après la réorganisation avec des 
émoluments dc 5 $ par mois. 

C'esi à cause de l'amorce d'une compériUon pour le lait que 
la Société, pour une question de rentabilité, s'est organisée 
pour produire du fromage (caséine) avec le lait écrénié. 
Une sonme de 8 000 $ fut donc empruntée pour aclieter la 
machnerie nécessaire à la f2brication de ce produil, en plus 
de la construction d'une cliarnbre Eroide avec réfrigération 
mécanique. 

En 1944, l'étude du bilan démontre un déficil occasionné 
par la vente du sous-produit, la caséine. On vendra à 
l'avenir le lait écrémé et le lait de beurre pour remédier à 
cet état de  choses et on demandera au gouvernement 
provinciai un octroi de 50 % pour l'achat de inacliine~ie. 

- 

Période moderne de fabricaton 

M.johnny Meighen est remplacé par M.Ra)mond Morin en 
1947 conune cincliiième beurrier de la Société. En 1950, ce 
dernier reçoit l'aide d'un assistant diplômé en la personne 
de M. Raoul Cllabot; volunie de travail oblige. C'est aii cours 
de cette année qu'on acheta iin refroidisseur a l'eau glacée 
pour terminer plus promptement le refroidissement de la 
créme au pasteurisateur, et qu'on reconsiniisit la climbre 
froide. Les afhires de la Société coopérative agricole de 
Saint-Charles s'aniéliorent et la prodiiction annuelle aiig- 
mente. LI faut acheter uii deuxième pasteurisateur en 1953. 
Même si plusieurs ciiltivateui~ de %Un[-Cliarles vont à la fa- 
brique de In Diiranbye, la production de beurre augmente 
encore pour arteindre uil rnasinium de 411 521 liilres en 
1955. 

Des trop-perçus sont distribués réguiièrernent aiix socié- 
taires et la Coopérative se tire bien d'affaire. L'acliat d'une 
baratte et d'une bouilloire en 1959 orii réduit légèrenient les 
surplus budgéiares; mais, avec iine gestion serrée, on réus- 
sit à consenrer une opération rentable. 

Dès le débiit de 1966, l'incertitude quj régnait ail sujet de la 
nouvelle politiqiie lajtiére du gouvernement fédéral au sujet 
de la caséine a refroidi I'opiimisrne des sociétares et la si- 
hiaion Enmciére de la coopératjve devi.ni rapidenient d.i.63- 
cile. Le prix pour la caséine ayant confinué de baisser ail 
cours de l'armée, la situarioil s'est détiriorée au point que 
l'entreprise n'est plus en niesure de remettre à ses rnenibres 
ei aiitres patrons le prix de la conipétilion pour leiit. produit 
tout en rencontrant ses frais d'opéi-arion. 

A une assemlilée très spéciale du 20 seprenibre 1966 où 
tous les membres furent coiivoqiiés, le vérificateur de la 
Société présenta les états financiers couvrant la pénode du 
16 mars au 3 1 aolit 1966. Une perte nelte de 6 596,19 $ 
démontra une sitiiation financière assez désastreuse pour 
justifier l'arrêt des opérations. 

Les dirccteiirs proposent dors que la Socieié cooperative 
agricole de Saint-Charles se fusionne i la Coopérative 
laitière du sud de Québec de Sainte-Claire pour le bien tie la 
coUectiMté. Soixan te-six sociétaires votent; cinquante son1 
en faveur de la fusion, trois veulent demander des sournjs- 
sions à d'autres aclieteurs et treize sont iridécis. 
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L'assemblée générale du 27 septembre 1966 est celle où il 
fut un;mimeinent résolii qiie le bureau des directeiirs coii- 
Brnie le iransfert des opérations de soli service laitier à la 
Coopérative laitière du sud de Québec et lui confie le soin 
d'ssiirer IPS paienients dus ailx patrons dans l'alternative 
ou la Socicré coopérative agricole de Saint-Charies ne serai! 
pw en mesure de le faire. 

 messieurs Jean-Baptiste Asselin et Gérard Dion, respective- 
meni président ei secrétiure sont donc autorisés à sigiicr les 
dociiments nécessaires à la fiision intégrale des deux 
sociétés. 

Au cours des \in@ dernières années d'opération, la Société 
bénéficiait régulièrement de la présence d'uii inspecteur de 
produiis Irijtiers et d'titi agronome lors des réuiiions impor- 
tan tes; ces personnes prodigtiaierii des conseils adéquats 
pour le développement de l'agriculture. Des instructeurs en 
coopéra~ives et des représeiitants de la Coopérative fédérée 
de Québec prenaient aussi la parole lors des assemblées de 
la Société et on déléguait des rnenibres ails asseniblées de la 
Coopérative Fédérée afin d'être à la fine poitite des ren- 
seignen~ents sur les produits Iaiiiers et Ics marchés. 

Malgré la krmeture prématurée de la fabrique de beiirre de 
la Sodété, on peut dire qu'en plus de rapporter des sources 
de revenus appréciables à ses rnernbres, elle Fut une soiirce 
d'inspiration constante pour le développemeni de leurs 
activiiés agricoles. 

MEUNERIE COOPÉRATIVE AGRICOLE 

Coririaissmt le besoin de s'unir pour répondre a u  besoins 
des ciilrivateiixs et défendre les inrérêts de la classe agricole, 
un groupe tie rnenibres du cercle de I'UCC de Saint-Charles 
encouragé par l'abbé Arthiir Natleaii, vicaire, lancait en 
1943 l'idée de former iirie nieunerie cooyérati~~e agiicole. 

La première assemblée en nie de former un biireau provi- 
soire de djrection eut lieu le 10 décemlire 1943 a la salie 
publiqiie de Saint-Cliarles. En l'occurrence M. Louis .&$selin 
fut iiomnlé président aiilsi qiie messieurs Horniidas 
Fournier, Aifred Beaupré, Eugkne Lapierre, Adélard Roy el 
touis-Éniile Gagnoii comme directeurs; hi. Treftlé Labrie 
agissant coinme secrétajre. 

À ces premiers officiers revient lii lourde tâche de compléter 
les fornialités légales concernant la construction de la 
nieunerie, l'achai de la macliinerie et de  prendre une 
option, si nécessnre, sur iin terrain, eiitendu qii'une assem- 
blée générale aurait lieil avmi I'jncorporaijon de la socibté. 
Le 5 avril 1944, le bureau de direction est aurorisé à 
procéder à la coi~sti-uc(jon et a l'achat de la macliineiie. 

Le  nin ni stère de 1'Agriciilture aiitorise la forniarion de la 
société le 20 jiiin 1944 et le Tait pai-aître dans la Gcize~~e 
ofllcielle de Q ~ ~ é b e c  le 30 juin 1944. La formule de 
déclaialion de Société est signée par cinquanre-deux 
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coopérateurs. M. Trefflé Labrie est nonimé officiellement 
secrétaire de ladile Société le 13 juillet 1944. Liii et nion- 
sieur Horniidas Fournier sont aiitoBsés conime signataires 
de tous les effets cornmerciaux pour la Lionne marclie de 
I'entrepiise. 

Le 28 octobre 1944, la Caisse poliiilaire est aurorisée à 
prêrer 12 000 $ à un iaus de 4 % pour Liiiancer le tout d e  la 
construction et I'acliat de la inacliinerie. De plus M. Laurent 
Barré, nunistre de I'Agnciilture du temps, nous fait panlenilm 
un cliéque de 500 $ en subventiori. Le CNR loue le terrain 
actuel pour 10 $ par année. 

Celle construction comprerid un  entrepôt de 42' s 60' s 12' 
de haut, iin élévateur de 24' x 30' x 26' de haut ei I'instalia- 
tion d'un rnalneui. et d'une moiilange. 

Après la coiistriiction on diminue le salaire de M. Labrie 
comme secrétaire géraiil de 125 $ à 100 $ par mois; et 
messiciirs Dollard Turgeon et Laval Rue1 sont engagés 
comie employés de la Meurierie au taux de 20 $ pour une 
semaine de 60 heures. 

Date mémorable, le  lrr décembre 1944 la Meunerie 
coopérative agricole de Saint-Charles ouvre ses polies; il ne 
faiii pas oublier qiie lorsqiie la Meunerie ouvre ses parles 

en 1944, le premier wagon de grdn rond étant arrivé sur la 
voie d'évitement, celle-ci ne peut eti prendre possession c;tr 
eiie n'a pas les fonds suffisants. Aiors quelqiies valeureux 
pionniers se porlent garants à la Caisse populaire ahii que la 
Meuiierie puisse prendre possession diidil wtlgon. 

E n  octobre 1347, un nouveau pas pour la Meiinerie : 
Affiliation ii la Coopérarive fédérée de Qiiébec. 

Une noiiveile constructjon s'ajoute en 1948 soit Lin bureau, 
du cOté est de la Meunerie, de 36's  42'. 

En noilenibre 1950, nouilelle acrjuisition soit : le crible 
F o m o  150. 

hpr-ès cinq années d'opérations fructueuses : un chiffre d'd- 
faires de 475 074,96 $, u n  profit net de 9 304,45 $, un tord 
de cent vingt-qiiaire sociétaires et uii actif de 87 728,3 1 $. 

En 1952, M. Laval Rue1 prend la gérance de la Meunerie et 
M. 1-lairi Ruel en devient le président. En ceiie mime année, 
611 d'agrandir la propriété, la Meiinerie se porte acquereur 
du terr:un tie 1'1iôiel (incendié) du côté est. 

!\\let l'expansion de la Meunerie, ~ious ouvrons un nouveau 
commerce en 1953 où l'on fait la vente de machinerie agri- 
cole ei des piéccs. 

Conime la cliance sourit à toute entreprise bien dirigée, 
a p r k  dix années de fondation, le bilan inontrt un chiffre 
d'affaires de 723 190,30 $ et un profit net de 35 237,41 $. 
La sociétk regroupe cent sokante-cinq sociétaires et pos- 
sède Lin actif de 109 9 16,04 $. 

En 1755, avec la prospédé, il faut penser h agrandir I'éléia- 
ieur a grain et à acquérir une moulange et un mélangeur à 
moulée. 

Yu I'augrnenialion du volume de travail dans la comptabilité, 
et1 1956, lin employé de bureau est embauché pour secon- 
der le secrétaire gérant. Et la niêrne année, une protection 
pour les sociéiaires s'ajoute ;el qii'un plan d'assurance \rie 
de la Coopéraiive fédérée dc  Qiiébec en coopération avec 
I'UCC. 

Comme la prospéiité est de pair avec le senice aux cultiva- 
teurs,  en  1958 on organise la distribiition d'huile à 
cliauiYage, de guoliiic, d'hitile diesel et on fait l'installation 
de résen~oiis pompes et l'achat d'un carnion-citerne. 

Pour répondre aux besoins grandissants de la Meunerie, en 
1959,  on construit, à l'est de la bâtisse: des biireaus 



adéquats d'iine grandeur de 18' x 42' pour le senlce aux 
clients, secieur comptabilité. 

Polir répondre à la demande de services de réparaljon et 
d'entretien de la rnacliinerie agricole, la construction d'une 
bâtisse de 125' x 40' est réalisée qiii servird cle garage et 
d'entrepôi. 

Les clu£fres sont très importants, i notre quinzitime année, 
soit en juillet 1960, un cl~iffre d'affaires de 1 029 299,77 $ 
rqpott ini  u n  profit net de 24  4j8,48 $: avec un nombre 
grandissani de deux cent neuf socié~4res ayant comme actif 
271 7 4 , 7 ?  $. 

En 1962 oii procède à 1'~pliailage d'une pariie du temahi 
irnrnédiaienient au siid de la Meunerie. On ajoute un nou- 
veau sei~jice pour la classe agricole par l'acquisition de 
poriipes d'arrosage et de moissonneuses-batteuses. 

Vu les exigences du fisc, le bureau étant inadéquat poiir 
conselver les dociimen~s et dossiers, iinc \loûte à l'épreuve 
du feu es[ construite en 1966. 

Au grand ailm@e et à la salisfaclio~i de noire clientéle agri- 
cole, en 1967, on ajoute un nouveau service en construisant 
un enirep8r à l'ouest pour un service d'engrajs chinUques 
en vrac ei on procède à I1ach:it d'épandeurs pour ces 
engr;iis. La Meunelie acquiert par le fait mênie les senices 
d'un technicien en la personne de hl. 3 . 4  Hecquet. 

La deniande sans cesse grtlndissante dans le domaiiie des 
nioulées en vrac nous amène, en 1968, a l'agrandissenicnt 
des élévaieiiis à grdn et à l'acquisition d'une macliine poiir 
fabiiqiier des moulées en cubes. Comme le projet s'avére 
très coûteiis, nous de\lons effectiier un empru~it consenti 
par la Caisse centrale. Le ministère de l'Agriculture, par son 
représeiitant l'lionoral-ile Clément Wncent, est lieureux 
d'aider la classe agricole en noiis garantissant cet emprunt. 

La Meiineiie coopérative construit un entrepôt d'engrais 
chimiqiies en vrac en 1967. En 1975, la Coopérative fédérée 
de Québec construit un plan d'engrais minéraux sur le ter- 
rain de la Meuiierie coopérative agricole de Sainr-Charles. h 
partir de ce moment, la Meunerie de Saint-Charles s'appro- 
visionne à l'entrepôt de la Coopérative fédérée. 

Oi&:' l l L 5 \ j /  f / \ . ( , j l / /  7 ? 0 \ > ~  \ / f j /  1.1 Il/  \3' 

Le 9 octobre 1979, la Meiinerie coopérative agricole de 
Sainl-Cliarles fusionne avec 121 Société coopérati\le agiicole 
de Saisit-Vallier. 

Le 1" ;tilril 1986, la Société coopérative agricole Cl~audière- 
Etclleniin, la SociEté coopératiile agricole Bellechasse et la 
Meiinerie coopérarive ag~jcole de Saint-Charles se fusion- 
nent pour [orner UNICOOP, coopératise agricole. 

En 199 1, UNICOOP achète le centre d'engrais minéraiis de 
la Coopér-ative fédérée de Qiiébec. 

L'aiinée 1994 voit des investissements (le l 'ordre de 
75 000,00 $ h n s  le secteur lairier vigéd.  Trois Cpandeiirs 
d'engrais miiiéraus sont ceniplacés er deux  silos son1 
ajoulés pour l'entreposage de grains floconnés fabciyués à 
la Meilnerie de Saint-Cli;trles. 

Poiir faire face à la noiiilelle réglernerivation d'eiitreposage 
des pesiiddes e l  conrinuer à assurer la présence d'L'NICOOP 
dans ce secteui- de marché, le conseil rl'admjnistrar.ion a 
approiiilé eii 1995 la constriiciion de trois nouireaiix 
entrepôts de protection à Saint-Charles, Sainte-Hénédine el à 
Saint-Pierre, 7 .0 .  

En 1997, l'ii~stallatio~i de silos destin& à l'entreposage de 
nouveaux produits enlrmt dms la fabricalion de certaines 
moiilées ei l'inforniaiisatioii du procédé de cubage des sup- 
pléments et moulées ont nécessite des iri\~cstissemenis de 
plus de 235 000,OO S. 

Pour améliorer les capacités d'entreposage de la nioiilée en 
sacs et surtoul pour faciliter la niünutenlion et I'expédirion, 
i l  a Cdu ajouter iiri entrepôt de 60' x !O' adjacent du côté 
nord-est (les installaiions. 



LES MOULINS 

Au nord de la rivière Boyer 

Le premier docilment q u i  nous révkle la préseiicc de 
rnoiiljns sur le territoire de Saint-Cliarles est la carte cle 
Miirray que nous avons déjà reproduite dans Ic chapitre 
prenlier; dressée en 1761, elle fait panie de la cartogntplije 
de la Noiivelle-France après la conquête par les Anglais. 

Le cartograplie Cliarlcs l3laskowitz y a indiquC quatre 
moulins, deus à l'est du village et, deux du côté oiiest; le 
croqujs siiivant montre la localisation de ces mouhs. 

];es mouiins de l'est 

Sur le ruisseau qui sert de clécharge au lac Saint-Cha~les, 
aujourd'lrui appel6 ruisseau Nadeau, entre le cliemiii Royid 
et la rivière R o y ,  il y a deux nioulins dont la position est 
bien identifiée. La reproductjon foncée de la cane originaie 
ne nous pennet pas de lire flour ?) ou . saw mil1 » m d s ,  si 
nous consultons le cadaslre abrbgé de la seigneiirie de 
Beaumont publjé en 1858, oii ilote deux moulins i farine 
apparienant au scigiieur Lows-Piene-Hubert 'lhrgeon. 

.4varit les nioultns 
tir? de << Nos ;mcêtres ,p Iirrc 9 p. 150 de Gérard Lebel 

Est 

Croquis réalisé à partir de la 
de Murray-- 1761 Archives nacion-ales du Canada 



-- 

Le propcielaire s~iivant est a notre 1 
avis le sieiir Pierre Naud dit 
Labrie qiij, en date du 23 septeni- 
bre 1884, le cède à son fils 
Onésime Naiid di1 Labrie. 11 est 
situé sur une pal-tie du lot 43 du 
cadastre officiel dc Saint-Charles 
et il esi cédé aiTec <( dix pieds de 
teirain tout autour et un droit de 
passage depiiis le chemiti Royal 
poiir conimiiniquer au ~noiilin 
(contrai 20808). 

Lc sieur Oiiésime Labrie, meu- 
nier à Saint-Cliarles, vend le 4 
mai 19 16 au sieur Eusèbe Mercier. 

Lin terrain situé sur le lot 43, 
borné aii nord nu ciiemin public, 

-- 
Moiilin à hrine Phoro de 6 hlerciér 

au sud i la ligne di1 chemin de 
fer, à l'est au riiisseau, i l'oiiest 
au cliemin de ,iniédée Labrie, avec le moulin $1 fariiie ei 
autres LiBtisses dessus érigées, circonstances et 
dépendances » (coi1 trat 42 1 37 1. 

Le denijer pr-opfiétaire et tneiinier fui Énule Mercier qiii 
reçut de son père Eusèbe le moulin décrit ci-haut; il l'opér2 
jusqu'en 1948 dors qu'il est engagé à. la Meunerie coopeia- 
iive de Saini-Cliarles oii il fut nieilnier pentlant trente-deux: 
années. 

Le deiiwème nlolilin situé al1 sud di] moiilin Mercier nolis 
est connu ail début di1 vingtiknie sikcle cornnie le moulin 
Bouffard. Eo 1893, i l  appartenait à Israël Boiifhi-d. I I  est 
ioiijours en opératioii en 1901 er semble avoir iine impor- 
tance assez considérablc piiisq~ie quatre-~~ii igts  coii- 
idbuables venanl du raiig tlii Sud, de la Hêirikre et de la 
Tremblade adressent une requête au conseil rnuiiicipal par 
la voie de Israël Rouffard, meunier, poiir fAre \lerbahser uri 

cliemin depuis la route de Delphin Prévost jiisqu'aii moulin; 
ce chemin est visible sur iine photo prise vers 1920 et où 
l'on voit l'auto de joseph Labiie près du polit de la route 
Pré\lost-nirgeon. JI derlaii ê11.e en opération eti 1879 puisqiie 
Pierre Coulure et Joseph Boiineau delliarident d 'ê ire  
décliargés du coi$ d'entretien du nioulin à farine, et que 

François Prévost soit chargé rbns ledjt poni P. 

11 fiit la propri6tE de Josepli Labrie puisque ce dernier y 
enlreposdt des pièces d'automobile alors que les fenêtres et 
les portes avaient été enlevées. 11 devait être inopérant 
depuis 1916 car Eusèbe Mercier avait acheté les droits de 
mouture des deux autres nioulins, Bouffard et Labrie, sihés 
respeciivement ail siid et au nord dii sien sur le ruisseau 
Nadeau. C'est en 1946 que Ériule Mercier fit l'acqiiisiiion du 
tetrain au siid de sa propriété; acheté des enfants de Joseph 
Labrie, Madeleine et Daniel, ce terrain ne contenait que les 
fondaiions du moulin Boubrd. II avait été démantelé par 
Acide Liirocheile en 1945 pour construire la demeure de 
Dollard Labrie siir la ruc Saini-Edouard. 1.1 ne reste plus rien 
à voir du moulin à firine et 3 carde d'Israël Rouffard. 

Sur le même ruisseau Nadeau, au nord du cliemin Royal, 
Josepli Labrie opérait, en arrière de son garage, iin moulin à 
fariiie et a scie qui passa au feu en 1940 en meme temps 
que le garage; i l  ne hi pas rebâti. lln peu en arnoiit du 
mouhri, on allait aménagé un barrage de 50 pieds de largeur 
siir Ic riiisseau pour former une réserve d'eau suffisante 
pour- faire fonctionner les trois nioiilins. 

~Lloiisieur Euskbe Mercier u tilisail aussi uti barrage la 
dicharge du lac Saint-Charles poiir retciur le plus possilile 
I'eali de ce dernier. É n i ~ e  Mercier noiis rapporte que son 
père Eiisèbe confiait i Eugène Patr? le soin d',der ouvrir ou 



- - .. 

fermer la 4 pelle >> (porte cou1iss;uite). 

Sur la carte de Joseph Bouckettc intitulée Description 
ropographique de la Province du Bas-Canada et piibliée en 
1815, on observe qu'un nioulin existait sur le rdsseaii des 
Sources immédiatemeni au sud du chenlin Royat et a l'intcr- 
section est de la route Delphiii Prévosr, Louis 'htgeon. 
(route Charles Picard). Le nusseaii des Sources traverse le 
chemin Royal i 350 rnètres i l'est du nijsseau Nadeau. 

1 O b!oulinisui In rivière Boyr  1 
kscriptioii topographiqiie dii Canada Josepfi Boucheik. 181 j 

Deipliin Prévost est propriélajre du moulin i farine sur le loi 
35 en 18 j8, si on se réfère au cadastre abrégé de la 
seigneurie de Beauniorit. Il n'est plus question de ce modii  
dans la liitérature; I'ernplacernent f u t  corinu par la suite 
conime celui du garage Ludger Labrie avec une pompe à 
esseiicc \ f i t e  Rose; aujourd'hui c'est la proprjété du fer- 
railJeur Cliarles Picard. 

Traversons le pont de la route Prévost Tbrgeon el dirigeons- 
nous vers l'est sur le rang B;is du Sud; aprks avoir dépassé 
l'entrée de la route Gosselin, on arrive ail ruisseau Mrite- 
Catherine qui tmerse la route di1 sud au nord sous un pont 
en béton. À qlielque distance a11 nord du pont se trouvdi un  
moulin P farine connu au ,%ème siècle comme le moulin 
Bouchard. 

Coristruit siir le lot 304 de la paroisse, il fut ilendu par 
 lienn ne Marcoux le 6 décembre 1859 à Filemin Fournier 
(contrat 8273). Au cours de l'année 1878, Pirniin Fournjer 
cède le moulin à farine à son 61s Adélard (contrat 20485). 

Le dix-sep! juillet 1899 (contrat 26681) veuve Exilda Patql, 
vezive de Adélard Fournier, vend à Joseph Leclerc : Un 
moulin à farine, chaiissée et pouvoir d'eau et un emplace- 
ment contigu de 3/4 arpent par 60 pieds. 

L'année suivante, soit le 12 juillet 1,900, Joseph Leclerc 
revend la même propriété à François-Xavier Bouchard, 
ancien marciland (conrrat 29294). 

Quinze année plus tard, le 25 sepiembre 1915, François- 
Xavier Rouchard ileiid à Eusèbe Mercier (contrat 4 1620) : 
- un niouiin à farine, une éckuse sur le lol 303 et des droits 

d'eau sur le lot 302, 
- un emplacement de 3/4 acpent par 60 pieds, 
- un nioulin à scie qui se trouve sur le terrain précédenr. 

On peiii supposer que c'est François-Xavier Bouchard qui a 
blti le moiilin à scie. 

En 1916, en date d u  16 avril (contrat 42086) Eusèbe 
Mercicr vend la propriélé à Fidéle Couinire, meunier. 

Ce dernier se voit obligé le 7 février 1918 d'accorder urie 
Iiypoilièque à Israël Bouffard, ancien meunier de Saint- 
Damien (contmt 44332). 

Le 27 avril 1920, la propriété fu t  reprise par Eusèbe Mercier 
(contrat 46358) mais nous ignorons si ce dernier meunier 
a opéré le moulin jusqu'en 1930 lorsqu'il vendit le toul à 
Amédée Labonté (contrai 56838). 

~médée  Labonté vend a Gérard Boldiic le lot 304 et l'écluse 
sur le lot 303 le 26 octobre 1961 (contrat 92 148). 



Ce nioulin qui avait été érigé à cheval siir le niissmii Sainte- La chaudière fut déniantelte et remplacée par un système 
CatlieTine était activé par une grande roue à godets qiii rece- électrique en 1962. L'activité de niouture avait été abandon- 
vait l'eaii ail moyen d'iine dalle qiii passail soiis le pont de la née dès l'apparition des coopkratives agricoles. 
route et qiii s'dimen~iit à l'écluse érigée sur le lot 303 au 
sud du chemin. Ce moulin fut très actif, car i l  dessen~ajt Ce moulin a été la proie des flammes trois fois et, cl-iaqiie 
beaucoup de cljciits; en plus de nioudre le blé pour l7 faire fois, il a été reconstmit. La prenjére fois, i l  brûlait en 1913; 
de la farine, il préparait aussi les moiilées poiir le bétail. reconstruit, il brûla de iiouveau en 1934 au rnonient ou 

Adjuton; propriétaire depuis sept ans et fils de  Napoléon, 
Utipeueiiretraitlsiirleteri-~nadjacent,esist3jtunm~ulin I'opéi-ait.Lefilsdecedernier,Réal,diitsiiliiràsoniourla 
à scie. 11 était actionné l la vapeur. 11 fut consumé par le Feu perte par le feu de son moulin; le sinistre s'est produit en 
et entraîna par le Fit même la destruction de la grange de 1954,  
Pierre Labonté. 

Le moulin fut reconstruit au même endroit. Il appartient 
L'écluse dii 101 303 sentait de lieu de plakmce, nage en été maintenant à h d r é  Labrie, f i ls de Rkal. h d r é  repriseilte 
et parinage en hiver. Foi d'Henri Picard, l'eau de l'écluse donc la quatrième génération de Labrie qui oiit œuvré sur 
gonflait jusqu'à la grange de ses parents, teme voisine sur le ce moulin. Un projet de reconsiruction d'un moulin à scie 
lot 302. Cene écluse a foiiriii pendant longiemps la glace plus moderne au nord du chemin sera biendr une réalité. 
qu'on découpait en féviier de chaqiie année poiir les corn- 
merçants et la beurrerie. lin autre moulin a scie, situé à quelques douze arperils a 

l'est dii premier siir la niême roule es1 en opération depuis 
1938. ii fut conslrui~ par Mariiis Labtie el il était actionné 

Les moulins de l'ouest par la puissance d'une chaudière i vapeur: I I  appartient 
tiiijourd'hui à son 61s Cliarles qui l'opère toujours au moyen 

1.e cadztre abrégé de la seigneurie de La Miirliilére publié de la vapeur et de l'électricité. 
en 1858 nous inhque que Cliarles et Didace Bernier possé- 
daient cliactin un moulin; l'un, un niouliii à farine et l'autre, 
un m o u h  à carde sur le ruisseau 
de la décliarge du lac Rouleau, 7- 1 
maintenant ruisseau Labrie. l 
Nous n'avons relevé aucune men- 
tion du moulin a carde dans la 
lirtérature après cene dare. 11 était 
siiué au sud du nioulin à hrine 
q u i  fut acheté par Napoléon 
Labrie cii 1897 et localisé plus 
près du cliemin pli blic. 

Ce deuxième moulin était action- 
né par l'eau du ruisseau lors dc 
I'acliat par monsieur Labrie, et il 
servait à moudre les grains et à 
scier le Iiois. Vers 1900, le pro- 
priéiaire reiiiplaça la soiirce 
d'énergie Iiydrolique par la piiis- 
sance d 'une chaudière à vapeur. 



hlouiiri à scie fonctinii~ianr encore :iiijourd'hui avwune bouilloire (vapeur). 

Consiruil en 1937 par hl. Manus 1,abne er opéré depuis 1982 par sori fils Ctiarles. 

Les moulins du centre 

Si on continue vers l'est et qu'on s'arrête l'entrée du d- 
lage, soit i la nie Edamme,  il y avail à l'endroit même de la 
rue la majsoii dc mademoiselle Lavallée, fille de Jolinny 
LavaUée quj a consimit le grand niagasin Maurice Labonté. 
En face de la viejUe maison se trouvait un grand hangar qui 
servait d'enirepôt pour les niarcliandises du nlagasin de son 
père. 

Napoléon Laflamme, originaire de Sain t-Pascal de 
Kiunoiiraska, acheta la propriété de madenioiselle Lailailée 
dif Paquel en 1908. Spéciahsé dans la fabncarion de portes 
et fenêtres, il rrznsfornia le grand Iiangar en rnanufacmre 
pour exercer son métier qu'il fi t  jusqu'en 1932. C'mi à ce 
nioinent que son fils Georges continua les opérations du 
conmerce. 

Deus années plus tard, Georges, iout en continuant le métier 
de  son père,  installa sur la propriéte un moulin à scje 
actionné par Lin rnoleur à essence. Eii 1935, Georges trans- 
fornia son mouljn et se mit à carder la laitie tout en conii- 
niimt de faire le sciage et le planage du bois. 11 décide de 
changer de source d'énergie et i l  installe une chaudière à 
il;ipeur; plus lard, il transforma le tout ?I I'electrici té. 

Eri 1955, Georges Laflamme déménage son moulin et vend 
la niacliinerie à un  individu de 1-Ionfleur. II construit iin 
autre moulin actionné à l'électricité près de la gare du 
Canadien National à l'ouest de la route de la Station et de la 
Meuncrie coopérative agricole. Il poursuit ses i~ctivités de 
préparrrion du bois d'ceuvre el, lentement, son entreprise se 
transfomie, en plus de la fabricalion de portes et fenêtres, 
en un commerce de quincaillerie. 

Sitiié au mênie endroit, le commerce est majntenaiit u n  
commerce de grande iniportance opérant sous la raison 



sociale de Georges Lailamme inc. Des siicciirsales de la 
même société existent à Sainte-C1;Ui.e et a Beaiimoni et les 
dirigeants sont tous des descendants (le Vapuléon sous la 
directive de Roger qiii eii assure la présidence. 

Les mauiins du ruisseau Chabot 

A u  sud du chemjn Royal et de l'écluse qui  se trouve à l'ouest 
(le l'épicerie A. M. Roy, ori trouve eii arrière de l'ancienne 
niaisoii de Antonio Cljabot une bâtisse de forme recmgu- 
laire coiisiruite en bois et contenant deux étages. Le sous-sol 
du côté rlu siid abritait l'arbre de couclie et les poulies qtii 

acijonnaient les ni;icliines. I I  avait éré érigi. vers le début dii 
siècle et servait à nioudre le gi-aiii et à scier le bois. 
Aphonse et .hronio Cliaboi l'on1 toujours opéré en utilisant 
la force de l'eau. Ils abandonnèrent la mouture du grain au 
profit de la transformation du bois. Son existelice se termina 
comme fabriqiie de riteaux de bois que nioiisieur Antonio 
Cliabot vendait 25 1 pièce. Toutes les opérations cessèreni 
en 1940. 

Sur la carte de Murray, on aperqoit le symbole de deux 
moulins sur le ruisseliu de l'écluse Chabot irnmkdititement 
ail sud du cl~ernin Royal. Encore uiie fois, il est imliossible 
de lire si ces nioulins étaient de rnoulins à scie ou des 
tnouliiis ii fanne; nous supposons que c'étaient des moulins 
à scie qui sciaient le bois pour la construction de l'église, 
des maisoiis er des bârisses des colons qui prenaient des ter- 
res en grand nombre h cerie époqiie. 

Pas loiri (le Saint-Cliarles, dans le rang * La Petite Gdade 
Pierre Beaiidoin fabriquait des orgies; il fabriqua les pre- 
mières orgues et les seconcles orgues de Saini-Henri; ces 
dernières furent hbriqiiées dans l'entrepôt de M. Chaboi du 
village de Saint-Cliarles de BeUech~se p;o le facteur Einest 
Desiiiarrais eii 1884. On dit qii'il était l'élève de Pierre 
Beaudoin dont l'usine exista à Saint-Henri de 1845 à 1875. 
Esqiiisse de Saint-Henri de Laiizon, J.A. Lemay et R. Cart-ier 
p. 237. Lenirepôt de M. Chabot serait-il celui de nionsieur 
tUptionse Cliabot près de l'écluse? 

hlo~iliri d't\ritoiiio Chabot sema111 h la fabricatioti de râteau\ de bois j~isqii'en 1' liv 



hlouiiti Chabot. la ~iiciulangr Gr:icieuseié , Roberi Chciliot 

1 
b,ioutin Chhcit, la scie xtionriée par la force hydroliqt~e Gr;icieiist,tt! : Roberi Cl~dx~t 

I A 1 
hloulii~ Chd~r i i  1 : ~  fabrication des r<'itt.aux Gr~cieuseré : Rohrn Chabot 



de S t  Churlcs: t ivon~ dciaidt; d c  Porrier u n e  assoaiation 

d~vant s ' occuper d.8 lu Y o k i ~ y r i ~ c t i o l i  d 'un barrqe EW 

l@ m i l ~ 3 b ~ U  "kltoui0 C:l&b0tW , 

C e  d i t  b a r ~ ü , p d o v i u i t  servir l1hivar p o u r  la coupa 

ba la [:laoe,ai c s c i  p o u r  1 ' ~ t i l i t . e e  exalusive de  La Cûopa- 

r z t l v e  .ie ?su?raria da S r  CSarlrt,de >!.Jo~-:~ti i  3icnei L F  ql ie l -  

qUsu partiesliafs sousei~n&a avec nous. 

:ious ,d01!i i5  9.. r 126 , . r t i ~ ~ ~ : t ~ s , b r t  maticre e t  p l a i n  controlc 

de la ;lace srt C o r r ~ w t  sim l'etunduw c l ' ~ t ~ u  r t i o L j i  yar I r  

aondi:ion t o i ~ t s P o l a ç ~ i c  la c l u o i  . 'o:-t II. ..oa : I , - : . @ ~ B  l u i  

s o i t  fo l l r t i i . :  : ~ t l :~ i+~rn~~ i t  ptr IL :ieur . ~ r l o  et I:.J.Dion. 

Il est ~ U S G I  F ~ E U ~ U  qua:S1 quelq~~un,autro que 118 

~ ~ ~ ; r i l < i ~ . : S , d r r . i i ? ~  f~;iret A c  :a ;I~c~,su~' I ' e t e n d ~ ü  &'2b.u- 



Les rnouLins de l'extrême ouest 

Deux contrats notariés parleni de moulins à Saint-Clititles 
smis préciser leur localisation exacte. 11 s'a@t probablement 
de deux moulins qu'on peut apercevoir sur  la carte de 
Josepli BoucIlette publiée en 181 5. 11s soiit sihiés toiis les 
deux sur la brancl~e sud de la rivière Boyer qiii clievauche la 
ligne de séparation des seigneuries La Mariiniére el de 
Lauzon. 

E n  date du 7 janvier 1806, en présence di1 liotfire Têtu, 
Nicolas Morisset te s'obljge en faveur de John Caldwell, 
écuyer, d'entretenir en bon éut er hien étanche la chaussée 
aciuelle d u  moulin d e  la paroisse de  Saint-Cliarles, 
seigneurie de  Lauzon, appartenant B l'honorable Henri 
CddweU. 11 s'ûgit probablerneiic de celU qu'oii retnce dans 
le rang Grillade un peu au siid de la fourclle qui sépare la 
rivière Boyer en deiix branches et cliii fut consIruit en 1804 
par John Caldwell. 

Un autre contrat, daté du 5 novembre 1832, signé par les 
notaires Bircti et D. Plaiite décrit un devis et marché pour la 
construclion d ' u n  moulin à Saint-Charles entre Sieiir 
Georges laiinière et Sieur Charles Leleber. ledit moulin 
;iura quarante-cinq pieds de long sur rrente p ieh  de large, 
il aura d e w  étages convenables, bâti eri pierres, avec un 

niur de  force siiffisante pour supporrer les rnouvemenis 
dudit moulin [ . . . ] II y aun uiie graide roue de vingt-quatre 
pieds rie dianiétre sur quatre pieds de large. » 

Georges Launière était meunier et demeurait i Québec et 
Charles Letellier était constructeur de mouluis demeurant en 
la paroisse de saint-Éiien.ne de Beaumont. 

Qiie ledit Charles LeieUier s'oblige à faire et parfiire d'hui 
à la fêle de Saiiinl-Michel, bâiir un moulin en ka paroisse dc 
Saint-Charles en conformité au devis 1 . .  . j pour la somne 
de sept cent livres du cours actuel de cette Province du Bas- 
Canada. ,, 

Ce dernier itioulin en pierre aurait été bâti à Sahi-Charles; 
 nais, nous n'avons pas obtenu cllez ilos aînks centenaires 
les rémoignages confirmant l'existence d'un tel nioulin. De 
mémoire d'liomme, tous ces nioulins connus à Saint-Cliarles 
6tajent en bois. 

Arthur L~crotu, livreur pour la boul:ingt.nt:Ai.tliur Herniircl, 8 mal Ir)$) 

Piioio hIme Irène Iacroix-Côte 
- 

>r i) - 



La médecine vétérinaire, comme bien d'autres seMces, a 
gniit& autour de I'agriciilture artisanale. parrir du niilieii 
du siècle elle se développe daris la 2< moitik jusqu'i 1111 

niveau suffisant poiir satisfaire les producteurs devenus des 
industriels de la transforniation mirnde en denrées alimen- 
taires. 

À I'kre artisande, la valeiir des animais et de leiir produc- 
tion respective n'étajeni pas si~fisantes 11011r renmbiliser Ic 
coiit des traitements des maiadjes. Ceux-ci étaient réclamés, 
presque exclusii7enien t ,  pour les chevaux. Bêtes de somme 
de ce temps. elles &tajent très utilisées à celie époque où la 
mécanisaiion, du transport et des tiwlaux agiicoles, étdt i 
ses rlkbuts. 

Ensuite, les productions I.aitièi-e et porciiie se sont dévelop- 
pées au p-tlirne de l'aiiginentation des revciius tiiiilaires 
gknérés. Les services vétérinaires étatisSs ont plis en cliiirge 
le contrôle  des épidémies et de l'liygiène a~iiniale .  
Parailélenient, les senlices curatifs se soiit adaptés aux noii- 

\!elles réali.tés. hnsi, daiis plusieurs paroisses dont Saint- 
Chai-les, i l  y a cu l'appaiition de la fièvre charbonneuse et la 
prisence coiirte mais impoiiante de Iü rage siir quclques 
es~iéces animales. Le coiitrôle chez les aiiimaux par  ces 
instances 21 perniis de limiter l'expansion et la coiitagion aux 
hiiniains CO-habitants. Et, peut-êtrc, cetqans d'entre vous se 
souviennent de la tuberciilose, (le la brucellose oii dii K Y D .  

Début des années 70, iine entente serni-éutiquc a été signé 
enire I'hcsoci.aiioil des médecins vétérinaires praticiens du 
Québec, le ministère de 1'Agiiculture du Québec et l'Union 

1~: i j iJacqiis Goiirgurs au  icinps [les cheveux iioia, (i I y a dr'il pliisieir r; ailnées) eii t rd r i  ii';iusculkr 16 bruits de coiitrxtctiori di]  riirrien d'iirie vache 

cuneiig ou dfectueu~ oii irik~iire, qui airne voir dc pris cc1 inirus iril1;iiiiiiiel 

-. 
20 < 
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des producteurs. Cecj a contribué à l'essor de 1 '~ricul ture 
et de la médecine vétérinaire. 

Les années 80 oiit été caractérisées par une nieilleurs qua- 
hie de soins préveiitds; plus pratiques et plus renbbles que 
les curatifs. 

Puis, au coiirs des ainées 90, les standards de productions, 
de plus en plus sophistiqués et performants, oni permis iine 
nUse en marché d'une plus grande quantité de lait, et de 
niejiieure qiialité, avec de nioiris en moins d'unités ani- 
males. 

L'actiiiié agricole de Saint-Cliarles était doiée d'iiiie bonne 
vigueur pour les époques ci-liaut nieniionnées tout au long 
de son histoire. 

Le pionner vétérinaire. établit :J Saint-Cliarles en 19 j l  , fut le 
Dr Gennnin W d .  IJ a exercé la pratique cumtive sur la fer- 
mes & la r.égion d m t  14 ans. hiis, il a été au service Ic l'liy- 
giène vét&& provinciale jusqu'à la h des années 70. Il nous 
hw un message de circonstmce dans les lignes qui siiivent. 

ci- ( ; ~ ~ J I ~ . I I I ~  ?in;ud, premier vérérinGre dt Suiiii-t;iiarlci-iie-8tl~t:1.i~a\ix 

FGfer 2.1 n cen f e7zn ire d'l.r)ae p.a roisse, c 'est srqtl GIS? 

décerner celle-ci ~1.17. litre ~1.e noblesse, c'est 
m En~s Jh i r ~  mznvre de pal?-io~isi?ze. 

-le suis heurett .~ de nae joindre aux citoyelîs de 
S&ri~zt-Chnrlw en cette a~zwée de fesfivitéz: du. 
de.m cepai cinqztantièi~ze a~?.nirx?saire deSonda- 
cion. 

AI.! cotttr; des dernie7s crznts ans: Sain!-Charles, 
localire' fo~zcièreinent agricole, a Die?.z accr 1 eilli 
ses nouuecl MX #grzcr.tlteu I s. Au re~nps de I'c~près- 
g1~erre (2.945) 66i pratiqtle de ka médecilze veteri- 
nniw d e ~ ~ i n t  pli,ls accessible et plrcs ejjrlccrcs. Les 
got.buerrze!nenis canndien et proz~i?zciaux ont 
totljOtm exercé une szr.rveillnr~.ce en @nrd n LIX 

.iî?,nladles infectiettses, trunsmissibles des bes- 
Iiazi,ic. 

C'était en jï.i.irt 1953 .  Le soi~ssigué résolut de 
s'irîzplcr;rlter dans Sain!-Cl~nr1e.s pozw poz-sruoir Gr 
la safat6 du cheptei. CeJ.tt alors le pl-emiej- ce)?- 

'ccer- Tre d %in serriice uét&ll.tnire perlnn~zent el dc., 
z?nnt plets de dix paroisses enzizroniznntes. 
Pr6iticie.t~ az p~-ion:iré,, cbez !es grctnds nnimattx, 
le vétéu'itnire Gernzain Pinn7.d s 'esi ndon l1.6 C! 
I 'é~adicalion de la 01-ucellose bovine appeles 
aussi l 'u~1~0l te~n~z t  c~rttngie~t... . Cetk bncCérie est 
1-esponsn ble; c hex / 'h ~i )rra in, d 'zi ne p~z th olog ie 
dppelée fièur-e 01?G(z~lut21e. Lors de WGI ue?zt~e 
da~zs Bellecbnsse, phl~iezrn !l-oï.~penLm en étaienl 
il@ectés. Par I 'analyse du. sang des bêies, par ILI 
vaccinnlion des génisses d'élevcige ef par In 
szr rueillct nce dm cl-chats de bêtes, In bl-tscellose 
iAé<yressn: co?îsfcl?n,?nenl. 

Présente depui3 les temps n~zciens. 1a tz~berc~close 
bovine ciemeï.r.~wit xilze menace i~ la sanbti chez 
les humains. Ilfiird don,c ~szécessnire d'en fclii-P 1e 
dépistage et ddlk'mz~ze~ les bêks nlieinles; tr~ivnil 
pl.maifi6 et ej$cace dzi gou;uer~~eme~ztJédP.~'nI car 
en une pkriode de vingt-cinq nns les trotyezux 
en ftuelzt délivrés. 



m. - 
Soi.i.r:c.rric.~ ji~is &pal;? ~ 6 s  cie sinislres ijlzhérej ! / s  fi 
k u  r 171 ir.1: Ie5q é/eeriez-i TT Snimf -C/?arks EL ~ i a  
al.! Tt-ps ppn 1-oi-cses Jid r~ ix t  confrontes & à4 nc ?ne- 
ilclce np/>v.ibhc.izd&. c~jlle d 'w rze n.tcdndie /&te- 
172~!171 co~?.fagiel.~se. 

le I l r  Gcrrizain Pinard urilisaii iiri .: siiciw >) AU cl&ui de sa pratiqiie 

U j ~ e  ii-~r.wsioiz soudaii?e P, de ccnl.Lsa ~I6jZni~ 
ta a Jievre chcr.i.bon~zel.is~ (c'es/ son i?oui. 
C A ~ ~ C I G L J  U I I S S ~  AIZ!~I-GI.Y pal. 1 ~ s  clnglaisj enwnhit 
sept puroi,s.se.s r d ~ ' . s ~ ~ I e n t o ~ . r ~ s  en j i , ~ ? : n  1960. 
kior/ulifA- c~el.f(d iues des bêtes flbteilzles (SO~X'QTLIC- 

dix CAOI.YII.I.X. et ~ I L I S ~ ~ L I  I'S 1.~~1che.7) et z~ie S M L I  ue 
potil- IP.Y s~ l  (jets u~~ccirtes. Rei?~~irq~.ia b k  eJ1cucité 
C~LJ lu nzédecilze ~:é!é~-ir~ai?-c da us ce COS. Ca 1- 
N i' ci 1-1-êf G/P mo 1-1 le .fi2 f M Ici fois L/ l.2 d i ~ ~ g  710.q- 

tic hfitjf et par 1:11.1 colft16Ie I . T & O U ~ ~ L L X  L I P  c~>lte 

~.ni.issrri.ic cjpimoiie. À /LI bol an^ h e t ~ r  0 Sraint- 
Cha?-i~.~ zjii# épa)gi?&(?. 

f i t - l n i ) ? ~  projebs de ,-îattr)-e iri.c,?zlsrrielle. don! 
izorrs Ji; jnc?s ISi?zoirzs. s o ~  C appni-us al,L cozin cles 
anl~ées 60 et dS???oi~r~-Gt+ent 1,Llze co~lzpé/e~?çe 
mai??/i;';te ds Icwl=i. al liez 1 rs. Vu~!oms IAW peu ce.< 
age17tx r k  d&i/c+loppein(~iItr. Trois bornjq?.ps d'ex- 
pel-iel lce en iudust i-ie ~1e.s vin ~lcles s'cl~~ssocirr-rl 
poli)- IG~ coi.asbrl~crioi7 ~ / c ~ h ~ / t t ~ i g c  G-IE P C I ~ Z S  PI  de 
b@LJfS. C c  SOi.lf : Lki.5 B ~ l i r  jet.. Lie SCt ~)ZI-C~LÏT/P.FF. 
GG1-ai-d Fci~.,cboi? cJr Sr-;Walochie ef rbfni.cc/ 

Godhri u r c k  Soin l -Ge?-~ici 1'5. C'est en 2-96.7 10 i s  de 
I'oztrei?m rt. oJzc ielle q LI c. I'ir~speciio n ~le.7 uia u cles 
j,1 I insta!.! ?@IJ par ICJ .vci-r;ice uétél-inaire . 

- - 

Ln prcitige~ P d 'tl n t~i.kdecii7 des w trima I . ~ X  prn.1:~ 
I'e.xsrcice ~ ' L L I Z  i r ~ s p e c f e ~ ~ r  BPZ hygiien~ des ali- 
nzerzjs Jù 1.~12 t 1.1 17 b~?u î.etl.:r présuge nssi,i 1-u 12 t t r  rzc 
strccessi.'~ la de sp@ciulisles dzf.7wnt ti-eiz te-cinq 
ans. C'es! ninsi q?.fe 1770~7. disf i??g~lé con frère 
- / ~ i c y z r ~ ~ -  G G ~ ~ T I , , P ~ -  ussrtwi u?,iepi.~i71ière ?-eleue en 

7 96-5 et s'allicl LI vec de jeu ~ C ' S  ~ Y C I L / I  les disp~3ses G? 
pnli+ciger /eu?-s coi~zp&ie~aces. Qrii p l t~s  es/, ciprès 
qtielqtres an  iléex: une cliiziçrzre ~?eceri~kaii-e f i d 1  

étn hlie! 1-épo~ad~~ i z t  n7 ic.u.x. atd.x beso ijzs des 
ikeueu rs. 

Ces ~??,o~ne~7~fs plZlliIégiés d'lZf.9z cen ~cwaire ge~~@rcl- 
leur d'~xallaia1.s s»i,!ven?r.s n?'~rl,u~~gevt L! offri?' 
naon ~?.7ti~??~ LI tol~s les u g e ï ~ t ~  cle dkueloppejlnen/ 
de S~~ijlz/-C%î~rl(?s: 4~i.v n#ril;l.rlteun-. ailx hoiflmes 
d'q[,nires, Q L ~ X  é d ~ - ~ c a t e ~ ( r s !  GIU.V G I L I ~ O ~ ~ I ~ S  

~n E! TZ ic i p a ) ~ ~ .  

Gens dc Soin f -Chu?-les, i;etsilbez ncceppr les 
hotn w t ~ g e s  
d 'tcn colio!clboruieu?- q i ~ i  se soz.rulerzt. . 

Après iine courte période en pratique à Saint-Joseph de 
Rauce, le Dr Jacques Goiirges a déménagé à Saint-Cliarles 
pour y prendre la relève des soiiis curatifs, en aoûi 64 
jusqu'eii décembre 1998. L'espzinsion agricole a obligé la 

Ii:icli\. Cadnri et Ti:Jacq~ies I;aurgu~s, dï%i:t eri 1964 



,iiiIic ~ I I ? I C ~ U  et Dr goutin. ddiut en 1974 

venue d'un conlrère résidarit à Saint-Gervais à coniptec de 
1974. Il s'agit di1 Dr Claude Boutin. Sept ans après un autre 
jeune gradué, en la personne du Dr ïil.ichel ivlignniilt, s'jns- 
talle à Saiiit-Charles. Jusqu'en 1991 le bureau a été abrité 
dans uiie résidence, 10 avenue Saint-Georges, habitée de 
plus par la Famille Gourgues, En septembre il y cu dénié- 
nagenient dans la clinique, dès la fin de sa coiistruction, au 
23 avenue Cornnierciale. Depuis celte même année, le 
D r  Jacq iles Laîlani.nic, natif et résid;in t de Saint-Genais, a 
joint le groupe. Sept autre années se son1 écoulies et un 
iiouveau confrère, le Dr Jean-François Saiiit-Louis vient s'a- 
jouter comme citoyen de Saint-Charles el s'iniégrer à 
l'équipe vétérinaire en juillet 1998. *, 

Ur Si-Louis. d&ui eri 199s 

Il est essentiel de so~iljgner la participarion de conjointes de 
sérérinaires à l'équipe et de rendre hommage à ces coilabo- 
rairices très précieuses. Les plus âgées se souviendrorit de 
klme Lucille Messier, épouse du Drq Pinard. Les autres noms 
i inscrire sur celle liste soiit : Rachel Cadrin-Gourgzies et 
Julie Brocliu-Boutin. 

par G. Pii-inrd ctJ. Goitq~zies 



- 
LE CERCLE DES FERMIÈRIS 

DE SAINT-CHARLES 
.- 

Le mouvement des cercles des Fermières est le fruit de I'ini- 
liaiive de dei~u agronomes qui ,  en 19 14, avaient énidié des 
groupements œuvraiit à I'exlérjeur di] Québec e l  qui 
offraient au?: femmes i i i i  milieu où elles élaboraieni des 
moyens d'action polir aniéliorer leur nii7eau de vie tant au 
plan matéiiel, intellect~iel que mord,  

Ei c'est daiis cetle optique que hreiit fondés les cei-cles des 
Femiières du Québec qui, en pliis de viser ii amélioi-el. la 
conhiion fétiiinine ei familide, se sont faits la couri.oie de 
transnussion de notre riclie paiiimojne artisanai et culturel. 

C'est en 1915 qiie furent créés les premiers cercles, d'abord 
à Cliicoutinii ei ensiiiic à Robei\ral, dans le Iiiit de refléter et, 
surioiit, de réaliser l'idid qui auai t prbsidé h leur fondation. 
Faisant boiile de neige, le niouvertient s'est vite répandu ;tu 
Québec pour cnsiiiie deborder au Noiivcau-Rruns\rick el 
tnênie iiisyii'à Lal-it-ador C i .  Il cortipte aiijoiird'liui 825 cer- 

cles et j0 000 menibres qui défeiident leurs iniéiéls en 
soumettaiir i leiirs insratices dirigeantes leur point de vue 
siir les dossiers d'acliialjté, tels l'eiiviroiinen~en t,  la santé, 
I'édiication, l'économie f;inii.liale, erc. 

Soiis La présidence de I'agroiiome Alphotise nesilets, le cer- 
cle de Saint-Charles f u i  fondé le 20  janvier 1920. 
Casseniblée cl'uile tsentajrie de membres procéda à la for- 
maiion du pieniier conseil et Mme Marie-Louise Gontliier 
cn hii élue présideiitc, Ancientie iiistitiiliice, elle fit aiitaiit sa 
marque dans ses noiivelles fonctions qu'elle l'avait faite tlms 
soti 1-ôle d'enseignmte. 

Mlle Mélrinie Leclerc fiil iiommée secrétaire, alors qiie 
Mmes Alplionse (iossclin et iuphonse Chabot &en1 ciloisies 
coiiseillères. 

Dès ses débiits, le cercle reçut I'encourienient du niilfistère 
de !'Agriculture qui 6t distribuer aux menibres des graines 
de semences de jardin, deux asajnis d'abeilles et des œufs 
incubés pour améliorer 1'Clevage avicole. Un bélier de rdce 
hit inênie mis à la disposilioil des éleveiirs de moliions. 

Cerck) lie5 Feiniièws de Saint-Charlcs. cnmiié tii: directiori 1991 De gniiclie à rlro~te : ?Jrues RE~earlnc Bcimier 

I'olaiid~ Rolierge, I.ise Carrière, \ërariiyiie Ku?, lirh.. Gcorgeite Tiirgéci~. 1,iicie Bciiviti et Iieiiise Riiel 

Par la suite, on deiiiandn a u x  
Fermières de faire revii7re I'arii- 
satiat des Idnages et toiles. Tr-ois 
menibres Furent clioisies pour 
soiimettre au rninis~kre diffire~its 
éclianiillons fabriqiiés de laiiie 
natut-elle, daiis le bui les des 
exliiber lors d'exposiiions et de 
populariser ainsi cc genre  de 
triivau s. 

Ceiigoiiemenl pour I'ariisanat se 
répmdit rapidenient et 1'011 trou- 
\a bientôt lin inétier à tisser dans 
Lieailcoup de foyers. t e s  ciilliira- 
teiii-s veiilinient de 20 i 25 cents 
la livre les surplus de laine brute 
et prête à être utilisée. De plus, 
oii semait, brayiiit, filait et tjss;ijt 



le lin pour en faire les ctiaiides étoffe, les boniles couver- 
tures en toile di] pays, Ies catdognes et les tnditionnels lapis. 

Et dès 1922, cornnience la distribution par le gouvernement 
de plants de fraises ez de framboises, cultures q u i  de nos 
jours ont pds une ampleur cunsidér~ble. 

D'ailleurs, on ne saurait passer sous silence l'iniérêt qiie 
nos membres on toujours porté à l'art culjnaire. Eues se 
sont toujours fait un plaisir de conseiver les Iiionnes recettes 
de nos tnères, de les améliorer au rytlme de La niodernjsa- 
tioii des tecliniques culiiiaires, et niême d'en inventer de 
leur cru au gré de l'éilolution des golits. 

Et pour conclure siir les activités de notre cercle, il falit 

souligner sa participation généreuse aux diverses exposi- 
tions oii nos ariisanes et artistes ne manqiicnt pas de 
récolter le fmit de leur dent et de leur travail [out en triéri- 
tant pleinement les éloges qui leur soiit rendus. 

voilà donc, tracé à grands traits, un tableau de la ndssance 
de notre moiivenient et; surtoui, de l'action positive qii'd a 
suscitEe dans notre paroisse. 

itlme G i d e  i~abelle 8.u clrzle I:..c:i., r~rriporte i: 1 j;itï :>LI Cori$$ iI:g~oi.:il de 

Saint-Charia (,1908). ai.K une robe de chmbre 5 [notifs tlorauu i i s s c ~  au inetier 
- 
3<;h> + 

I\'otrt daimne. hlrne blargientrm &lin (iiiembre depuh l:it' I nû l i r i~pq iC?  Je 

Miiic Bertiîarnlin. P sa droite ei de Mme Gmrgette Laniontape :i s3 naiicl~e 

Hornniage soit rendu à ces Eemnies déterrizinées, à ces âmes 
dii-igeantes qui ont nijs mnt d'énergie et de talent à bâtir un 
mouveinent et des cercles paroissiaux dédiés à la cause des 
feninies, fermières et autres, el à leurs fanilles. 

Des cercles conirne le nôtre on joué pleinenieni leur rôle, 
conciliant lradjtjon et progrès. Leiir structure, baske siir le 
bénévolai et l'amour du bien et du beau, ne peut que leur 
assurer un rayoiinement durable poiir le plus grand bien 
des nos cornniiinautés paroissiaies. 

Liste des persoiincs q u i  se soiit succédées à la présideiice de 
notre cercle de Saint-Cliarlcs : 

Mesdames 

Louise Gonthjer 
Louise Be~udoin 
Anselme Rochefort 
Adjutor Corriveau 
Ih i le  Diipuis 
Pliilippine Carrière 
Orner Roy 
Réal Doser 
Ricliard Boulanger 

Charles-Arthur Plante 
Josepli Montreuil 
Patrick Nadmu 
Bernaderte Dioii 

Laurence Ruel 
Bert ha Asselin 
Véronique Roy 
Lucie Boivin 
Réjeailrie Bernier 



Les paroissiens de Saint-Cliarles étaient geris de prière et de 
Foi et se faisaient un devoir d'appartenir 811s différentes con- 
fréries religieuses Fondées au cours des ans. 

1.a confrérie des Dmes de Çainrc Anne poui. les épouses, la 
Ligue dii Sacré-Cœur pour les bonzmes et jeunes gens, la 
confririe des Eilhlnts de Marie pour les demoiselles et l'or- 
dre du 'i'iers-Ordre franciscaiii poiir les dévols, foimeroni 
pendarii ionglemps (le solides appuis à l'action pastorde de 
nos cil rés. 

Peu de dociinients noiis ont été laissés pour pernlenre d'éla- 
borer beaucoup sur leur sujet et seules la confrérie des 
Dames de Sainle Anne et la Ligue du Sacré-Ceiir nous 
offrent u i i  peu de documeiitation. 

,icinsi, nous savons par un prône de 1905 di1 curé Pagé, 
qii'exislait à cette époque uiie section lornle ail l'iers-Ordre 
franciscain, piiisqu'à l'occasion des fêtes de I'Imrnaciilée 
Conception el de Noël de celte année, il en avise les meni- 
bres qu'il y üiira absolution générale poiir eux en autant 
qu'ils se confornieront aux exigences de l'ordre requises 
pour l'obtenir. C'est le seul rcnseignemeiit recueilli qui noos 
permette de coriclure à I'existcnce de ce mouvement chez 
nous, au dbbut du siècle. 

Quant aux Enfanis de Marie, noils ne possédoiis auciiti 
indice pernicmt de fixer les dates de fondation ou dc dis- 
solution de certe conlréiie, niais i l  est à tout le moins intie- 
niable que le moiivement fui  bien actif diirant au moiiis la 
première iiioitié de notre siècle. 

Après I'inlroduction de la niesse domiriicale beaucoup se 
i-appellent encore que les demoiselles y assuixient le chant 
lots du dirnanclie rliii leiir était fixe h r i s  la r.oration nien- 
suelle éiablie eiirre les mouvements paroissiaux el que leur 
dispoiiibilité étVt toujours asurée  lorsque les céréinoil.ies 
religjeuses iiri peu élaborées requéraient leurs senices. 

Pour sa pai-t, la seciion locde de la confrérie des Dames de 
Szinte Anne fur fondée eii notre église le 27 jiiiller 1928 par 

Son finiinencc le cardinal Roiilcaii. 

Le 18 novembre suivanl cureni licu les premières élections 
poiir le clioii\ d'lin premier conseil ct Mme Adé1at.d Royer 
en fut élue présidente. 

A sa fondaliori, le rnouvcnieni conipiaii ceni trerilc-cinq 
nierntires et. par la siiiie, les 1,écepiions annuelles des nou- 
eelies recrues maintinr.eni les effectifs du mouvcnieiii i un 
nirleau assez imposant. C'esi ainsi qii'eii 1955, M .  le curé 
Tarigiiay recevait c inquante-s ix  dames nouvellcmeni 
recniiées. 

Les réunions préparées par l'auinôiiier, se tenxieiir le deux- 
ième dimanche du mois à la sacristie et les nicilibres étaieni 
h cent occasion in\litées i communicr le dimanche siiji%nt 
et XSSUrCJ. le chmt la messe basse de ce joiir qui ieiir 
étaji rései~é.  

O n  leur reconiniandail de réciter yuoiidie~iiiemeiit le 
chapelet en laniille, de s'alioiiiiei à la revue du niouvemeiit 
La Fn,~e'lk~ C l~ l - k / i e~~~?e  et uiie indulgence pléiiibe leur 
ér;Ut assurie par l';issistance aiix riunions locales du inou- 
vement. 

En novenibce 1966, un  grand changement se prodilit, et la 
présidenle annoiice qiic 121 confrérie potiera de'sormais le 
norn de Mouvemeni des Femmes Chrétienries .> et qu'elle 
devient un moiivement d'action ca11iol.ique ail lieil d'une 
üssociation de prière qu'elle était. 

À partir d'un pt.ogramrne d'aciion proposé par I'éqiiilie 
natioiiale, les tlanies soni iriviiées à Iiâtir des projets visant à 
améliorer la vie qiiotidjenne de leur milieii. 

Céqiiipe paroissiale esr genéi-alement foimée de Iiiiil à dix 
équipières dont iine respotisahle et une secrétaire-tré- 
soriére. M. le curé en est I'aumhnier d'office. 

EJI 1976, le mouvement coiiiptait 201 membres qu'on in\+ 
iaii à quelqiies réuiijons dans l'année. Celles-ci edetil  pré- 
parées par. l'équipe qui s'inspirit de la rewe Ln F~rnzille 
Chrétte9???e et des idées acqiiiscs lors cles journées de 
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fonlation données par l'équipe de la Fédération. 

L'équipe faisait l'animation à la messe de la fête de Sainte- 
Anne et organisait chaque année iin pèlerinage à Sajnte- 
Anne-de-Beaupré. 

Quelques 6q uipes diiigeantes se sont succédées jusqu'eii 
1996 alors que, faute de relève pour diriger et animer, il a 
été décidé à l'iinmirnité de cesser les actiiiiés de la section 
locale. 

De son cijlé, (3 Ligue du Saci-é-Ceur existe depuis cent ails, 
ayant été fondée en 1899 par hl. le curé Beaudoin. 

L'événenient fut alors souiigi~é par 1'6recljon d'iine croix 
pour rernplacec la coloniie rie tempéraice qui s'élei(Al~t jadis 
en face de la roule menant à Saint-Gervais. 

C'est wssi en cette niême mnée que furen1 achetés u n  dra- 
peau et des iiisignes qii'on poria longicrnps lors des proces- 
sions ou cérémonies où la Ugue était impliquée. Plus tard, 
uti autre drapeait fut aclieié pour regroiiper les jeunes gens 
lorsque l'occasion s'y prêtilit. 

[,e nioii\)emetit s'avéra toiijours une lionne soiirce de 
bénévolat pour nos pasteurs et la fabrique, mais com.nie la 
chose se liroduit souvent, il perdit peu à peu de sa iigueiir. 

Aussi en septembre 1955, M. le curé Tangiiay vouliii-il le 
relancer ct rassembla une soixantaine de  mernl>res pour 
choisir uii iiouveau coiiseil coniposé comnie suit : 
Aurnôiiiei' : M. le curé 
Présideni : M. Oida Prévost 
Vice-président : hl. J. W. Roy 
Sec-trésorier : ki. Feinand Karsli 
Conseilleis : MM. Marcel Asseliii, Anhur Beaudoin, 

Philippe Boulin Henri Ruel, Gérard 
nirgeon, Georges Prévost 

Servants de messe : MM. Léon Calter, Roberi Prévost 
Porie-drxpcau : M. Atnédée 'hrgeon. 

En août 1966, &vis le sillage des changements appoi-rés par 
le concile Vatican II, la Ligue prit le nom de « Moii\~ement 
des chrétiens d'aujourd'hui ,) et un bulletin mensuel 
Le Lien fut  offert en abonnenieni aiL\; nienibres. 

Cermns de ceux-ci font encore une demi-heure d'adoration 
au Sairit-Sacrement avant la messe du preniier vendredi du 
mois et vendeni chaque année le calendrier du Sacré-Cœur 
pour aider à en propager la dévotion. 

En 1980, deus cent vingt-liuit membres pajiient leur cotisa- 
tion et leurs réunions se tiennent désoimais conjoiriternent 
avec les Femrnes chréiieiines. 

Depuis 1996, toulefois, on ne tient plus de réunions 
régulières B cause de manque de relève, inais ceiix qui le 
desirent peuveni partjciper quatre fois l 'an, avec leur 
épo-use. à des rencontres de ressourcement avec l'exécutif 
diocésain du Moiivenieni des chrériens d'aujourd'liui. 

par Dc~??isc Doi?-o~l-l-~r~*)cls, 



LES CROIX DE CHEMIN 

Croix de cheniiii ou cliemin de croix? En fait, ces deiix 
expressions, quoique ayant plusieiirs points en cornmiin, 
désignenr cleiix ctioses bien différetites. En effet. le chemin 
de crois es1 composé de douze (12) tableaux dans lesquels 
nous r.etroo~~ons iin résorné de la \lie de Jésus, de sa nais- 
sance i sa niot-t. Poiir sa pal?, la c r o i ~  de clienun désigne 
uiie croix faite de différents matériaux; bois, fer Forgél 
béton, eic., érigée ici et là siir nos routes et clien-iins, 
témoignani de notrc foi. C'est le signe par escelleiice des 
chréiiens que nous somnies. I.léritage de nos ancêtres qiii 
iious on1 transmis leurs croyances, leurs pi-aticliies 
i.eligjeuses et Ieiirs dévotions par la pratique equtérieure du 
culie, pratiques jndivjduelles ou collectives dans des lieus 
propices au reciieillenieti t. 

La croix de chenun permet aiix passants d'avoir une pensée 
pour  Jésus,  mort sur celle-ci. Elle esi aiissi un lieii de 
rassemblci~ient afin de prier. Au temps de nos aiicitres, 
alors que les nioyens de transport etaieni beaucoup pliis 
leiits, alors que le temps coiisacré à la priére étiljt beaucoup 
plus grand q~i'aujoiird'hiii, noiis conipreiidrons qu'il était 
diEûcile d'accomplir ses tiiclies laborieuses sur sa terre et se 
rendre à I'églisc pour participer à toiites les célébrations 
euchaiisr.iqiies de ce tetnps. C'est alors qiie nous pouvoiis 
peiiser qtie ces croix élaieni érigées poiir des raisons, bien 
sûr de crovaiice et de corivictiori, niais aussi pour des 
risons pratiques. 

Le inois de rnai, inois de Marie, est une période propice au 
raîsembleinerit devant iine croix de chemin.  En effet, un 
chapelet et une célébration de l a  parole agrémentée de 
cliant et de musique aiiirneni ce lieii sacré. 

Un peu d'histoire 

Six ( 6 )  croix de cliemin se dressent dans le paysage de 
Saiiit-Ctiarles. 

Pour commencer, parlons des croix du bicentenaire situées 
aux deux exrrémiiés du village. 

Ci,oia dc ~heiiii i i  coristniite et éngée par 31. et FYln~tlJeari-\,Me leb 1 ; I. I siir le 
ierraiil Ile lei i i  r k ~ d e i i c e  112 [ .r i  H i i r iP r r  19hl) G~~ciei ise té  (le iilirie J.-ll Iehlotid 

Rang Nord Est : 

Cette croix a été érigée à Ia demande du curé Côté ci mê~rie 
payée par lui. Sitiiée siir la prop1i6té de n~adanie Madeleine 
Bretori, Cpouse de feu Louis-iindré Labbé, cette crois en fer 
forgé a éié fabriqufe par monsieur Onésinie Lacllance au 
début des années 1950. Cettc croiu ü été inunie pal- la suite 
de  lumiéres et ce, aux lrajs cles résidants avoisinants. Ce 
sont d'ailleurs eus qui  usiitneiir encore aujourd'liui l'entre- 
tieii (le c e  patiimoine iiche eii valeur spiritiiellc, 

Sitiiée sur la propriété de la fabrique, ccne crois en bois, 
mieux coniiiie sous l'appellation de « Calvaire des 
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processions ), a été érigée en 19 50. Pendant plusieui-s 
annies, niotisieiir Joseph Audet a donné de son temps d111 

d'entreienir I'arnénagenicnt paysagei: 

Rang Sud Es1 : 

Siluée sur la propriété de monsieur Gérard Asseliri ee 
m a h i i e  Ahna Ruel, celle cro~u en fer forgé fiit rénovée en 
1962 avec l'aide de messieui-s Légcr Aiibé er Gérard Bolduc. 
Cette croix a succédé à une croix en bois érigée en 1940 par 
monsieur Léopold Asseljii, père tle Gérard. Lin veot violen1 a 
fait tomber cetie croix sous le regard ;litristé de nionsieur 
1,ucieii Lalioriré qiii peiii aujourd'liui eri témoigner. Une 
niclie liabilant iine s k ~ h ~ e  de la vierge Mane fut construjte 
par monsieur Jules Gagnoii. Touiefois, ceffe niche est entre- 
posée depuis quelques années. Elle devrait Erre réirisiallée 
pour les fêles dii deux cent cinquanziktrie. 

Rmg Sud Ouest : 

Située su r  la propriété de monsieiir Yvan Gonthier el 
r:iad;irne Naricy Bolduc, cene croix en fer forgé $1 été érigée 
en 1969 par nionsieur Benoît Gontluer et madame Catherine 
~klercier, parents d'Yvan. EUe a été fabriquée par iiîonsieur 
Liicien Lenielin. Antérieuremerit, était érigée i ine croix en 
bois y ui avait subi I'usiire du  iemps. Elle avait é ~ e  érigée en 
1929 par monsieur Loiijs Gonihier et madame Marie-Loiiise 
Leinelin, parenis de Benoît. 

Rang Hêhiére Esi 

Situie sur  la propritté d e  nioiisieur Jacques Picard et 
madame Frincirie Godbou~, celte croix en fer forgé niunie 
de lurnikres a été 8rigée en 1970 par monsieur lemMarie 
Lebloiid el niadame Gisèle Gon~hier. Elle a été fsbiiqiiée par 
nionsieiir Lucien Lemeiin. Une niche liahiunt une statue de 
la Vierge Marie a été  aménagée par  monsieur  Guy 
Deslau~iers de Québec. 

Rang Nord Est : 

Située au 3570, sur la propriété de monsieur Jeannot 
Goyetle et madame Jacinthe Roy, Urie croix en bois a kt6 fa- 
briquée et érigée en 1995 par monsieur Goyette. 

Nous espérons que ces quelques lignes sauront réveiller d'a- 
gréables souvenirs dans la mémoire de ceux qiii les oiit 
irécus. 



CHEVALIERS I3E COLOMB 

Conseil 3194, Saint-Charles 

La coinmunauté de Saint-Charles est fière de  pouvoir 
compter dans son seiri, plusieiirs mouvenients oii orga- 
nismes, qu i  oiit largement coniri bué i son enricliissemen t. 

Fondé depiiis j 0  ails, soit le 1 j d é c e m b r e  1948, le 
coiiseil <( 3 194 a des Clievaliers de Colomb de Snint-Charles 
s'est impliqiié, tarit par ses membres 2 titre personnel que 
comme groupenieril, dans les projets religieux oii civils doiit 
le biit premier était destiné à I'avancenierit de la paroisse. À 
titre d'exemple, qii'il me soit permis de voiis énuniérer ccr- 
tajnes acii\ités d;tns lesquelles les Chevaliers oiit joué un 
rôle primordial, à savoir : 

- Le dépouiüei.nenl de l'arbre de Noël depiiis 1948 it nos 
jours, consislant à uiie rcniise de cadeaux aux enfants 
des iiiernbres, 5gés de 2 ?i 8 ans, incluant, durani  
plusieiirs années, les perisionnaires orplielines du cou- 
venl. 

- Fête grandiose organisée par le conseil u 3 194 * eii dale 
du 1 1 mai 1952, concernant le 25' ;uiniversaire de I'ar- 
rivée &ns la paroisse de hI. le curé Georges Chié. 

- Inlense collabo~xtioii des Clievaliers, & la préparation des 
fttes di] 200' annivetsaire de la paroisse en août 195 2. 

- Implication du conseil (( 3194 >> eti pariicipaiit ;ictive- 
ment à mettre sur pied Le Jiibilé d'Or sacerdotal de 
M. Georges Côté p) ancien curé, en date du 19 niai 19 j7 .  

- Depiiis 1962, les Chevaliers consenierir à meltre gr.atuite- 
ment leur local à la disposition rle la Crois-Rouge, afl.n 
de recueilljr le sarig des donneut-S. Ils sont Egalenieiit 
responsables d'organiser la collecte financière anniielle 
de cerie société de bienfisance. 

- Fontiation de la Garde paroissiale en 1965, composée 
uniqiierneni de Chevaliers [le Colonib, devant être i 121 
disposjlion de toute la conuriiinauré. 

- Du cbté de la pasloralc, plusieurs Clieilaliers fonr preiive 
d'un dévouemenl reniarqiiüble soit à tjtre (le clianir.es, de 
se1-i1anls, ou de bénéiloles yoiir les iraiaux conimunau- 
iA res 

En uii niol, iine paroisse ne sauraif se passer de l'énergie et 
di1 dynamisnle d'un organisme comme le n6ti.e. Puisseiit-ils 
y oeiivrer encore  longlenips. Le passé étant garant de  
l'avenir, le conseil 3194 des Clicvaliers de Colomb de 
Saint-Charles, continuera d'être accessible aux deniandcs 
qui lui seront adressées dans le futur. 

- Inauguration en décenibre 1960, d'un local consirujt et 
possédé par les membres du conseil (< 3194 » dans le 
but premier d'y tenir ses rélinions er activités connexes. 
En vue de joindre l'utile à l'agréable, 4 aUées de quilles 
Fureni instfflée et mises à la disposi tio~i du public. 
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LE CLUB 4 - H  

Le Cluh 4-H a été fondé à Saint-Cliarles en 1959 par l'Abbé 
Rayniond Laplante er hl. É ~ d e  Camec 

Lors de sa fond~tion le Club était Formé par : MM. .Wchel 
].abrie, R a p d d  Turgeon, Mjdiel Leblond, Denis Fournier, 
Ré jm et Cliarles Lemieux, Miche1 Carrier, Michel ei Jacques 
Morin, Nclsoii et Serge Corriveau, Carol et Mario Frenette, 
Michel Prévost, Jeaii-Paul Vachon, Noël. Pelchat et Pierre 
Leclerc. 

Saiiil-Cliarles est un endroir privilégié pour l'étude des 
sciences natiirelles avec le rivage dc la ririère Boyer et les 
Iierbes aquaijques et senii-aquatiques de la lozirbière et des 
environs; il est rare que les riienibres di1 Club n'aienl pas 
récolté uiie multitude de cliampignons colorés et de planies 
carnivores en plus des plantes communes des terres cul- 
tivees ou incultes. 

Tous se sorit préoccupés de I'eiivironnernent et se soiit 
portés bénévoles pour fzjre le netioyage des aires anlé- 
nagées pour les fêtes di1 Cliarolais cliampêtre inc. Des lier- 
biers et des collecrions d'insectes sont conservés par  
plusieiirs garçons en souvenir des excursioiis locdes et d'un 
canip aiinuel organisé dans des paroisses coninie Saini- 
Nérée, Beaunioiit, Buckland, Saint-Dxrnien el l'De d'Orléans. 
Mesdames Jiiiiette Frenette et Lorraine Corriveau acconipa- 
gnaient les 4-H pour préparer les repas chanipêrres lors des 
camps tenus à I'extérieiir. 

L'entliousiasine régnajt ;lus rélinions hebdomadaires et I'an- 
cien chalet des loisirs ou la salle blanche (ancienlie salle 
adj;lcente au collège des garçons) bourdonnait d'activités de 
toutes sortes organisées par les plus BgCs, le responsable et 
l'ariinônicr: 

Logo di1 Cluh AH 

Les auniôniers étaient lrCs actifs et participilient presque 
toiiies les activitis, ils étaienl : MM. les Abbés Raymond 
klplante, foiidarcur, L e q  Fecleaii, Jeaii-Pierre Béchai-d, 
Joseph Lapierre et Marcel Roberge. 

Le Club 4 -H  de Saint-Charles s'est toujours présenté aux 
congrès régionau; tous se faisaieni un devoir d'y paiijciper 
et de fraierniser avec les clubs enviroiiiiants; plusieurs 
iticnibres se souvienneiit encore du congrés provincial qui 
se tenait ?I Montréal sous la prisidence d'honneur du cardi- 
nal Léger er du maire Jean Drapeau. En plus de M. Eniiie 
Carrier, les adiiltes reslionsables di1 Club ont été M. Conrid 
Paré et M. Georges Béimger. 
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OFFICE MUNICIPAL II'HABITATION 

DE SAINT-CHARLES - --- ----- 

Habitation à loyers modiques 
de 24 logements : H.L.M. 

Vers 1368, h l .  Laval Marquis CI M. Paul-Uldéric Lernelin 
avaient fornié le projet de  demander iin centre d'accueil 
pour Sr-Cliarles. Une collectc paroissiale, sous la présideilce 
de IM. O\rili~ Prévost avait rn&nie été faite pour établir les 
liases de cette deniaiitle au goiiveriierneni. Mallieui-eu- 
senielit, le projet fut reîusé, supposémcrii pour n'a~joir pas 
suivi la bonne filiére.. . 

Par la suire avec l'aide dc M. Louis-Plijlippe lac roi^, dépiité, 
natif de Si-Charles, et M. Eaurerii Caron de St-i-\iiselrne, i l s  
nllèrent voir la Sociéie d'babi~lllion du Québec, polir obteriir 
la construciion d'iin H.L.hl. Ce f i i t  le premier qui fut cons- 
huit eil deliors d'iine iille. C'est ainsi qu'en 197'3, les pre- 
niiers locataires de notre bâtisse de 24  logenients sont 
entrés. 

Cependant, la Société d'habitation n'aniénageai t pas de 
sous-sol. Aiissi, n'ayank plus i fournir d'argent dans cette 
construction, la col.lecte de 1969 q u i  hiait intacre, setvir à 
aménager iine chapelle, iine cafétéria et utie sdle daiis le 
sous-sol. Cene grande salle sert aiijoiird'hui ail Club de 12ge 
d'Or. I [  resia un certain montant d'argent après cet 
ini:estissement, et il fui employé lors de la constnictjori de la 

résiclence Charles Couillard, qui étai1 aussi pour le bien-être 
de nos personnes âgées. 

C'est un édifice qui est bien situé, prés de tous les senrices : 
épicelie, église, caisse popul$rc, etc., et iios locataires s'y 
sentent en sécurit6. 

Cette résideiice pour personnes igées, située sur I'avetiue 
St-Georges, a été construite en 1982. grâce à l'initiative de 
Mrne Hélène Mercier (Côté). En effet, dès 1980, M m e  
Mercier avait mijoté le projet d'une tellc [naison. Elle en fit 
part aux autoi-ités niiinicipales ei suite aux efforts cnnjuguis 
des tiiaires Laml Marquis et Charles-Eiigène Blancliet, et de 
quelqiies autres personnes intéressées, le projet se mit en 
marche. 

C'est ainsi qu'en 1981, une collecre parojssiale friictueuse a 
rappoi-ié près de trois cerit miUe dollars, intérêtc compris. 
Avec l'aide de 13 Caisse populaire de St-Cliarles poiir un 
aiitrc ceiit nille dollars, le projet devenait possible, et les 
paroissiens montraient leur ititérêt pour certe rédisaiion. 

La maison oiiviii ses portes aux premiers petisionnaires a 
Noël 1982. Il y avait 36 persorines la premiè1.e année. 
Suivent des aménagements iiltérieurs et I'agrmllisseinen t de 
1 989 ; i l  y a ni.aintenant 4 1 personnes, 



Le conseil d'administration composé notamment de 
ILIM. Laval Marquis, Charles-Eugène Blancliet, Eiigkne 
Lapierre, Guy Bilode;iii, Adrien Gaiithiet: Plulippe Cllabot et 
Jean-Marie Kiiel fut l e  réalisateur de ce grand rêve. 
Monsieur Dominique Prévost prêta aussi son concours pour 
l 'ob~ention de Ia cllarre. hi.  Gérard Dion remplaça M. 
I'liilippe Chabot, dès la prenjère miée .  Par la suite, Mme 
HélSne Mercier, Mnie Lise Carter, M. Jean-Claiide Patry, 
Mrne Claiidette ~ssehn et kI. Conrad Paré ont remlilacé ceux 
qiij démissionnaient de leurs fonctions. 

Lcs Sei113 de la Cliarité de QuSbec ont aussi collaboré à la 
réalisation de cette ceuvre en « prêtant grdtuitesnent pour 
lin an, les services d'une religieuse pour organiser la mai- 
son, autant dans son aménagement physique: meubles, 
literie, cuisine, etc., que dans la rrianière de vivre avec le 
liersonne1 et les peiisionnaires. 11 s'agissait de Si. Gisèle 
Tardd, qui Fut remplacée ensuite par Sr Gei-tmdc Nolin, qui 
est toujorirs 'a l'emploi de la Résidence depujs mairitenani 
16 xis. Elle est la responsable déléguee par le conseil d'ad- 
minisiration pour assurer la bonne inarclie de la milison au 
jour le jour. 

M. Gérard Dion a loujours assutné le iravail. de tenue des 
livres depuis les débuts jiisqu'en 1997, année où il prit sa 
retraite. Ses dents de gestionnaire ont permis de niener à 
bien cette entreprise. Mme Suanne Bonneau a aussi tra- 
\~aiUé à la résidence pendani qiiinze ans à titre de deusième 
responsable. Eiie hisait aussi le travail de bureaii quotidien 
soiis la direction de M. Dion. 

Depuis le mois de juin 1997, Mme Michéle Ideblanc P;itry a 
pris la relève en tant que r.esponsable et préposée à I;i 
coniptabiliié. 

Un personnel attentif er dévoiié seconde bien les dirigeants 
et c'est pourquoi cette maison a iine bonne réputation tant 
pour le confort (le ses pensioiinaires que poiir leur bien- 
êire mord. 
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Journal communautaire 

A l 'autornne 1986, les membres d u  Club Richelieu 
Bellecliasse Nord senlaient Iti nc'cessité d'un lien pour la 
communauté, pour que les organismes fassent conndtre 
leurs acüiités, pour stimuler l'achat clia-nous, revitaliser la 
rivière, sauver le couvent, pour servir de lieu de débats 
publics. 

La réunion décisive a eu lieu diez Jacques Micliaud. 11 
avait la outre notre hôte, notre président Kichelieu, André 
Marquis, notre futur coordonnaieiir Jean-Picrre Lamonde. 
Jacques Mclsaac, Denis Létouriieau, Micliel Girard, Jean- 
Marc Dumas et moi-même. Jean-Pierre a réussi à nous con- 
vaincre de produire uri joutnai eiitièrement nous-mênies et 
non iiiie version aUégée comme il s'en Pisait dans d'autres 
pi[roisses. Mais c'était beaucoup de travail. Nous avons 
d'abord iesté le maïclié avec un prototype : Le Joiirnal de 
Saint-Cliarles. II fallait que le journal s'autofiiiance sinon 
c'émit voué a I'écliec. Du bénéi~olat par-tout sauf pour I'irn- 
primeur et la poste, Denis Létourneail devenait rapidemeni 
notre tmisporteur officjel, un rôle qu'il jouerait sans f d r  
peiidant des années. ii faUair solliciter des coinmanuiditaires, 
s'assurer un petit financement de cliacune des municipa- 
lités, niagasiner l 'ordinateur et prodilire ce p remier  
iiurnéro. Les a i s  Richeiieii sont mis à contrihulioii, Benoît 
Ruel, Mario Chabot et Denis Aubé à la vente de publicité 
avant que Syliie Reinier, et suilout Réjean Lerideux prennent 
ensuite la relève. 

ie Solda acceplé de sortir nos textes siir son imprini:inte 
au laser. Nous restait i coUer tout ça, ce que nous avons fait 
avec nos ciseaiis er pots de colle, à la injtaine . . . dans la 
cuisine des tamoïide, dans la 1-lêtrièce, On se serait cni en 
~iiaternelie 101! 

Le volume 1, numéro 1 ,  sera publié en février 1987. 
Prernicr succès. Jean-Pierre mirne une réunion cilinfoinia- 
tion à I1~cole, la Caisse populaire fournit les sous poiir I'or- 
dinaleur, le couvent sert de bureau, dans les combles. 011 
travaille tous cornine des fous pour sortir le niiniéro 2 en 



avril soiis son vrai noni. Des iiuiis y passent parlois, pour 
Jcan-Pierre surlout, et Jean-Marc et Jacqiies Mclsaac qui 
dfrontent bien des a biigs » imprévus sur ce foutu logiciel 
Pagemaker desiiné à inonter les pages et les antionces au 
tout débiii. 

C'fi concours est lancé pour trouijer un Iiorn, et c'est finale- 
ment celui suggéré par Jacqiies Micliaud qui est retenu. Au 
fi l  de La Boyet; du iiom de la rivière qui traverse Saint- 
Charles d'ouest en esi. 

« J e  devine vos soiit-ir-es nidicieus et vos pensées q u i  Riçeat : 
poiinzi que le joiirnd rie soit pas aussi ?ale que la ribière! 
Qii'i cela ne ijenne! Le nom du journal nous rappellera sans 
cesse le crime abominable qu'tirie communauté a coinmis. 
Nous achevons de faire nioiirir ce qui aurajt pu être iin 
joyaii de notre paroisse. . . )> éciit Jacqiies Michaud en aviil 
1987. 

Et c'étaii parti. . . 

Dans ces premiers numéros de ia Boyer, qiie je fcuilleite, je 
vois les abbés Mocency et Rdllargeon réunis avec Roger 
Patry poiir mettre sur pied un comité du patrimoine. Roger 
nous donnera crisuite de si beles piiges, sur la petite his- 
toire de Saint-Chitrles depuis les toiis débuts; interrogealit 
les plus kleiis a\lünt qiie leiirs souvenirs ne s'estompent. De 
beUes pages i consemer et relire. 

11 y a 10 ans, François Mercier. revci~ail du Pakistari. Jeaii- 
Pierre Marqziis, ]a Bélanger, Denis Létoumeaii, Raymond 
Roberge, Roger Laflamme et les maires Laval Marquis et 
Chai-les-Eugène Blanchet mettaient sur pied lin comité de 
proniorion inciiistiielle. Ibis Jacques hlicliaiid partait pour 
Charlevoix. Ensiijte Saint-Charles et toute la i-iêtrikre étaient 
en liesse, imaginez, Kayndd et Pienrelte 'leblmc obienaent 
In médaille d'or du Mérite agricole! Laid Marcliiis tirait sa 
révérence conIlne majre, Pierre Dugd le remplacait et par- 
lait déjà de fusion entre le village et la paroisse. 

Les Richelieu se préparajent à une corvée, un clialet et une 
p;ltinoire estkrieiire sur le rerrain tie la fabrique, près de 
I'aréna, sous la houlette di1 présidcnl Richelieu Jacques 
Laflamme. 

La Caisse popiilaire planifie sori agrandissement; Guy  

Bilodeaii y fête ses 25 ans de service, et le Meuble Idéal . . . 
ses 40 ans mec la faniiiie Bélaiiger. Ciisine d'épuration Fonc- 
tionrie enfin. Le Petji Poucet, (iine garderie) accueiUe Ics 
premiers bouts d'choux au couvent. Douze ans dei;, est-ce 
possible, c'était Iiier, il me senible! 

Les coiîabomleurs? Toute iine équipe de jeunes et de vieux, 
tous 2ges confondus; cela n'a jamais eii d'importance dans 
ce bel esprit de camaraderie qiii régnait et avec le plaisir 
que nous aiions i travdller ensemble. Mais j'ai pris iin coup 
de vieux qiiand j'ai vu la photo dii premier anniversaire. Si 
les jeunes d'dors soiit devenus adultes (Dominique, Yanick, 
Olivier, ~ V a n c ~  Claire, Cliarles), plusieurs des aclulres ont 
maintenant des clieveiix blancs.. . 

la Boyer, c'élait lin pcu une akU1.e de familles. Les Asselin- 
Lanionde, Roy-Mclsaac, Dumas, Bonneau, Létoiirneau, 
Asselin et Leniieiis, ~ 6 c u y e r - ~ r a v e l ,  Rue1 et Laroclielle- 
Fleiiry, travivaiiient souvent en couple, surtoiit au tout début, 
;ivec leurs grands enfa~i ts, leurs ;inlis oii ceiix et celies qu i  le 
sont devlentis : les Siizanne Goniliier, Yolande Lépine, Gilles 
Dion, Nicole Labbé, Louise Plan te, Yves Prevost, Céline 
Boivin, Carolc Lacasse. Loiiise Aubé, Fraocine hlorin, 
Rosaiiiie et Palrice, et j'e~i oublie. . . 

Dans ce temps-là, Jean-Pierre tenait ses réunions de cuisine 
chez Suzai~ne Bonneau. Lise coordonnait l'équipe de trans- 
cription, Marguerite et moi diiigions le nionlage avec Diane 
Lebloiid, Isabeile Carrière et Mailoti Larocliellc, q u i  n'ont 
pas brdé i devenir les piliers de la mise en page. Cliristian 
ProuL~ faisait du 1nont;ige ou du reportage. Yvan Gi-avel, à 
I'ordinateiir. faisait la corrections de deinière niinute. 

On ne peut p a  dire que les artisans de 1.ü Boyer n'ont pas 
eu de la suite cians les idées. Le couvent es1 plus vivaiit qtie 
jamais. Il y a eu de vrais débats publics : il y a deux aris avec 
les porclienes, et jusqii'à la rivière Boyer qui paraîl-il prend 
du injeiis. Jacques Mclsaac écrivait dans les premiers joiir- 
ndux une s h i e  d'articles sur la revidisation de la rivière : 
Après quelques années, ce n'esr plus la inême rivière, on 
voit dans l'eau, elle est claire, et il y a des poissons. 

La Boyer pourrait même être iine pépinière de lalents. 
Louis-Denis, notre grand reporter sporiil, a étudié en jour- 
nalisnie à Ottawa. Pascale, qui signait quelqiies iines des 
premières photos, émdie en photographie 1 Montréd. Et ce 



ii'est pgs fini, d'autres se disent intéressés par le niétier. 
Cliarles, enire autres, après mi détour &ms le communaii- 
taire es1 a Droit de parole. 

II y a 12 ans, nous étioiis un peu fous.. . mais le plus beau, 
c'est que celle niênie folie se continue aujourd'hui avec 
Loiiis-Denis, Suzaniie, Claire, Clénience, Nicole, Hosanne, 
Mariin, Madeleine, Marco. Chantale, France, Liiie, Lise, 
Sylvie, Lorraine et toiis les autres qui collaborent iin peu 
beaucoup à chaque niois.. . et plusieiirs d'entre e u ,  depuis 
les tous débiits. 

Nos grands responsaliles des deriiières :mnées : Christian 
Prouh, Jacqiieline Duqiiet, Yvan Gt-dvel ont donné beaucoup 
de renips à la direction de La Boyet: Des problèmes sérieux 
ont été solutionnés sous leur gouverne. Meicj à eux. 

Depuis près d'un an, un conseil d'administralioii a été 
nomnié. Cette équipe seconde les (a procluctcurs en faisaiit 
la gesiion (le notre journal. Les membres en sont : Jacques 
Gourgues président, Louis-Denis Létourneao vice-présideo~, 
Nathaije Lebloiid secrétaire, Lise Carriére et à la cornptabi- 
l i lé Daniel Lacroix. 



DANS CEGLISE DE SAINT-CHARLES 

Cinq prêtres sont inhumés 
sous le sanctuake : 

CUBE LOUIS-PGGU smtn~, 
premier ciiré de  Saint-Cliarles, décédé le 16 octobre et 
inhumé le 18 octobre 1794 di1 côté de l'épitre. (68 ans) 

LABBE J ~ V - B A i T l S T E  P E W ,  
quatrièinc clire dc Sajnt-Chai-les, décédé le 23 jiiillct 1847 et 
inliumé le 26. (79 vis) 

LMBÉ PIERRE NI~LENEUVE, 
ciiiquiéirie curé de Saint-Charles, décédé à l'l-lôiel-Dieri de 
Québec le 31 aoci 1856 et inliumé le 2 septembre du côté 
de l'é\jangile, au dessoiis des niarclies de l'autel, ail côté sud 
du cercueil dii Révérend Messire Perras. (54 ans) 

L'.@B~ DAVlD hQUITINUU, 
si\;iènie curé de Saint-Charles, décédé le 2 1 décenibre 188.2, 
dans son presbyère, inliiimé le 26, du côté de Iié\laiigile, 
aupres de hl. Villeneuve. (67 ans) 

JOSEPII COUTW,, 
ancien curé dc Saint-Isidore, retiré à Saint-Cliarles à carisc 

À la cabale à siicrc C ~ P L  ] i t l ~ ~ l e  Picartl. avril 1929 

de slirdiié, décédé le 29 décenibre 1862 ei iiiliuini le 3 1, du 
côte de l'épître. (57 ;los) 

Cinquante-cinq laïques sont inhumés 
SOUS la nef : 

C W J O T T E  IZI\'G~K ROY, 
époiise d e  Joseph  Miot-Girard, d e  ~a i i i t - f t i en i ie  de 
Beaiinioiit, iriliuinée le 30 juin 1797, du coté de l'évangile. 
(32 ;in s) 

JOSEPIII BOiSSE'L, 
veul dc Eugénie Asselin, décédé le 1 8 ;ivril 1804, iiiliunié le 
19, à l'entrée de la petite poile. (80 311s) 

LOU~S PEPIN D ~ T  LACHANCE, 
épous de Madeleine Marcou, écuyer, juge tle paix, décédé 
le 25 déccnibre 1864, inliurné le 28, sous le mjlieii de la 
rangée D. (79 mis) 

GENEVJÈVE TURGEON , 
Fille de 1'Hon. Louis Turgeon et de Geneviève Turgeon, 
décédée le 1 er mars 18 18, inliuinée le 4, dii côté de l'épître, 
soils le Ii;inc seigneiirid. (19 ans) 

GENEVI~VE TURCEON, 
épouse de 1'Hon. Louis 'hrgeon, décédée le 24 juillet 1825 



et inhuniée le 26, épouse du Seigneur de Beaumont et con- 
seiller Législatif. (52  ans) 

LOUIS TüHGEON, 
écuyer, fils de 1'Hon. Louis Turgeon, décédé le 18 juillet 
1826, inhumé le 13, près du bmc seigneiiriai. (28 ans) 

L'HONOKAJ3i.l LOUIS 'KJRCEON, 
Seigneur de Beaumont, conseiller Législatif, Lieuteiiaiit- 
Colonel de milice, veuf de Gene~ikile Turgeon, décédé le 26 
septembre 1827, inhumé le 29. (Gj ans) 

HUBERT TLTRGEOM, 
écuyer, Seigneur de Beaumont, époux de Archange kiiiot, 
décédé le 15 juillet 1828 et idiurné le 18. (24 ans) 
Archange hniot, veuve de FIiiberl liirgeon, Seigneur de 
tleainion t, décédée le 14 anil 1829, inhumée le 17. (20 ans) 

CrxnruES ARTHUR FRÉDÉMC TURGEON, 
ecclésiastique tonsuré, GIS de Charles, écuyer, niarctlaiitl de 
Québec et de Érnilie Sr-Germain, décédé le 16 aoîit 1852 au 
presbytère de Saint-Vallier, inhumé le 19, sous le chœur de 
l'église, du côté de l'évangile, prés des balustres. (24 ans) 

MARJE FWÇOISE DALMKE, 
veuve de Josepli Martineau, décédée le 13 mars, mhurnée le 
17, le long du niiir, iin peu en a\laiit du banc d'oeil\?-e. (76 ms) 

h.IADELELNE MAUCOUS, 
veuve de Louis l'épîn dit Lachance, décétiée le 17 juin 1865, 
i n h u m é e  vers le milieu de la iief, rangée D, pies de son 
époux. (71 ans) 

lmELEIu'rE TURGEON, 
hile de François et de Geneviève Morenq décédée le 3 octo- 
bre 1866, inhumée le 6, en ayant du banc seigrieurial, au 
dessous de l'allée. (87 ims) 

FIAORENT IVRGEON, 
éciiyer, capitaine de in.ilice, décédé le 31 octobre 1867, 
inliiime le 4 novembre, sous le milieu de la langée C. (56 ans) 

EST1iER CO LTURE, 
ancienne instilutrice, fille de feu Paul et de Marie Beaucher 
dj t Morencv, décédée le 28 mai 1869, in huniée le 3 1 du côté 
de I'éilaiigile, ail dessous de la rrappe. (57 ans) 

- .  

ANASrHASE MARQUIS, 
épouse de Ferdinand Royer, décédée le 4 juillet 1872, 
itil~umée le 8, sous le banc No. 8, rangée D. (31 ans) 

DAND ALFRED COUTURE, fils de V i d  et de Luce Gaumond, 
décédé le 28 avril 1875, inhumé le ler niai, du côté de 1'6- 
vaiigile, sous le bmc NO. 7 ,  rangée E. (16 ans) 

ZOTTQüE PHILWS C O L W ,  
frère du précédent. décédé le 6 niaj 7875, iiihiimé le 8, près 
de son frère. (1 3 ans) 

C m S  BERNIER, 
époux de Scholasiique Pelcliai, décédé le 18 septembre 
1875, inhumé le 21, du côté de l'épître, sous le banc No. 6 
de la m g é e  C. (73  ans) 

~ W E  ÉMIJ,E AUDET Drr LAPOINTE, 
épouse de Louis Leclerc, décidée le 23 décembre 1875, 
inliurnée le 27, dii côté de I'épitre, sous le banc No. 14, 
m g é e  A. (45 ans) 

CÉLESTINE BOUCI-IER, 
épouse de Jean Dumas, marchand. décédée le 21 juillet 
1877, inliurnée le 25, sous I'aLiée du milieu, sous les bancs 
Nos 4 et 5, rangée C. (26 ans) 

JOHN IFTEE, 
époux de Cécile Flore Furois, décédé le 28 août 1878, 
inliunie le 31, sous l'allée Sud, banc 3, rangée B. (50 ans) 

ALFRED ] OSEPH MEE, 
éiudiant du collège Sainte-Marie, fils de John et de Cécile 
Flore Furois, décédé le 24 septembre 1875, inliumé prés de 
son père. (17 ans) 

AI\'GÈLE LECLERC, épouse de Pierre Drolet, niarcliand, 
décidée le 23 octobre 1873, inhumée le 27, sous l'allée 
Siid, Iianc 6, rangée B. (62 ans) 

JOSEPH TERRIEN, 
ancien bedeau, veiif de Catherine Lainesse dit Laliberté, 
décédé le 4 mai 1883, inhumé Ie 7,  dans le caveau de 
l'église. (87 ms) 



-- 

PERM DROLET, 
Epoux de Marie-Anna Denjs dit Lapieme, décédé le 31 mat3 

1884, inliumé le 3 a d .  (36 ans) 

SCH O [ASTI QIJE P E L C M ,  
veiire de feii Charles Bernier, décédée le 6 juin 1884, 
inliuniée le 9. (79 ans) 

CliMlXS FOURMER, 
époux de Marie Pépiii, décédé le 8 juin 188 5, inhunié le 11. 
(70 ans) 

JOSEPH DROLET, 
fi% de Pierre et de Marie-Anna Denis, d&dé le 31 décembre 
1885, inl~unié Ie 3 janvier 1886. (3 ans) 

~ M É D É E  DRONT, 
frère du précédent, décédé le 9 janvier 1886, inliumé le 10. 
C l  an> 

MME-ANNE VELINA, 
veuve de Pi-isqiie Cloiitiei; tlécédée le 25 mai 1886, mère du 
curé Charles Qoiiticr & Saint-Clinles, inliumée le 28. (87 ms) 

A N O r n E ,  
inhumé le 13 mai 1887, entre le sanctuaire et le cheniin 
couvert de la sacristie. 

A E W D R E  DUQUET, 
renlier, épous de Marie-Rose Nadeau, décédé Le 9 mai 1888, 
inhumé le 11. (88 ans) 

JEAN BOUCHER, 
écuyer; niarcliand, époux de Fébcité Tariguay, décédé le 13 
mai 1888, inhumé le 17. (62 ans) 

FÉUCITÉ TAYGUAY, 
veuve de Jeari Boucher, écuyer, décédée le 3 juin 1888, 
i.nhumée le 6. (78 ans) 

hWKTE-ROSE NrU3G\U, veuve de .dexandre Duquet, décédée 
le 13 avril 1889, inhumée le 15. (91 ans) 

JOSEPH PÉPIN DI'C LACHANCE, peintre, époux de Luce 
Bouchard, décédé il saint-fitienne de Lauzon le 19 mars, 
189 1 ,  inhumé l e  23. (63 ans) 

J j / ? (  )\/cJ/ h.3 j .1 /dl'( ll*$ 

D M E  FECTFAU, 
rentier, ancieri bedeau, Epoux de Marie Marcous, décéd6 le 
6 janvier 1892, inhumé le 1 1. (65 ans) 

CHARLES LU RECQm, photograplie, célibatajre, décédé le 7 
niars 1892, inliumé le 9, (41 ans) 

M4RIE BMS, 
épouse de Louis Demers, rentier, décédée le 27 octobre, 
inliiiniie le 29. (7  j ans) 

HERMINE DENIS D1'1 L4PlEJWl, 
épouse de Georges Gagnon, rentier, décédée le 15 novembre 
1892, inhumée le  meme joor. (67 ans) 

LOUIS LECLERC, 
épous de Zoé Deniers, décédé le 3 ;t~ril 1893, inhunié le 6. 
(6s ans) 

HERMINE 'füRGEON, 
EiUe de Pierre et Chariolte Couture, clécédée le 30 avril 

1893, inhumée le 3 niai. (76 ans) 

MARIE-HERMINE COTE, 
épouse de Firmin Tliéopliilc Chabor, sacristain, décédée le 
23 novembre 1893, inhumée le 25. (47 ans) 

GEORGES CAGNON, 
veuf de Hermine Denis, décédé le 8 avril 1894, inhumé le 
1 1. (70 ans) 

JOSEPH PPJlRTCE GOSSELIN, 
rentier, veuf de Angèle Naud dit Labrie, décédé le 12 avril 
1894, inliumé le 14. (78 ans) 

ARCHANGE MOREAU, 
époiise de Ambroise Clîabot, reniier, décédée le 5 janrier 
1895, inliuniée le 8. (89 ans) 

VITALlNE GOURG.UE, 
ipoiise de Alexis Rousseau, nienujsier, décédée le 3 1 août 
1895, inhumée le 3 scptembre. (70 ;us) 

PIERRE DROLET, 
rentier, époiix de Henrieue Leclerc, décédé le 14 janvier 
1896, inliunié le 18. (74 ans) 
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AMBROISE CHABOT, 
veuf de rirchange Moreau, décédé le 9 mars 1596, inhumé 
le 12. (y1 ans) 

MARIA DROLET, 
fille de Pierre et de Anna Lapieme, décédée le 27 mai 1906, 
inhurnée le 3 1. (23 ans) 

LUNA LAPIERRE, 
veuve de Cynlle Carrière, décédée le 23 décenibre, inhumée 
le 27. (59 ais) 

JOSEPH FOURNIER, 
épous de Dtlinia Ilirgeon, décédé le 24 a\d 19 10, inliumé 
le 27 .  (66 ans) 

JOSEPH .4DÉldARD DROLET, 
ancien négociant, veuf de Henr-iette Lapiei~e, décédé le 27 
octobre 1914, inliurné le 30. (65 ans) 

D ~ W M A  'NRG EON, 
i1eurle de ]osep h Fourriier, dkcédée le28 janvier 19 14,  
intiiimée le 30. (68 ;vis) 

Index général des regisires des Iiapisrn~s-inariages-sépulluccs dc la 
puoisse de Saint-CharIn, pp. 13- 1 5 
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NOMS ET SURNOMS DE FAMILLES 

............................. diaire, Aiaire .................. ., e t  Daliaire 
......................................................... h i i o i ,  Amyot .dit Larose 

Aubé ................................................ dit Bodace (lit Langlois 
.................................................................. Aub1.n dit htignaiib 
.................................................................. Aiidet dit kipoinie 

....................................................... Bacquet dit Lmoniagne 
Beauclier ................................................ d i  Moreiicy 

............................................... Beaiilieu .dit Hudon dit Martin 
....................................... Beaunion t 2 Couillai-d 
....................................................... ReUegrade .di1 Lecompte 

Bernard ........................................ Gonthier dit Lafonlaine 
........................................................ Boissonn~i i  di[ St-Onge 

.......... Boulanger.. .. ... ............... d i  Lefebvre 
.................................... Breion ..dit Hély dit Girard dit Kisouac 

.............................................................. Canac ,*..dit Marquis 
CarriSre, Carrier .................................................... dit Lebrun 
Casse, Cassé, Lacasse 

.......................................................... Cauclion dit Laverdiére 
Cjre, Sire, CF . I ............................................................... Clement dit Labonié 
Contremire ....................................................... di1 Jobcoeur 
Couiiiard de Beaumont, Després, Dupilis 

.................................. Coiitiire dit BeUetive, LaSrenaie, Olivier 
.................................. Dagnault, Diuijau, Daignault dit Laprise 

............................................................. Deblojs d i  Grégoire 
.......................................... Denis L t Lapierre 

........................................................... Deschênes. dit M i d e  
..................................................................... Desjardins Roy 
............................................................ Desrosiers (lit Paioine 

..................................................... Dessajnt d i t  SI-Piet~e 
.................................................. Dt.srroismaisons dit Picard 

............................................................ Duquet dit Desrochers 
........................... Gaii tron, Gauthron, Gofron ...& larochelle 

................................................................ Gervais d i t  Talbot 
.................................................. Gourdcaii Lis, Lisse, Lissé 

Hajtis, Hjns, hnse, Ains 
.................................................................. Hében dit hlinfret 

. , ............................................................. Henri.. i l  Laverdiere 
.................................................................. Jolivet ..dit Lépine 

........................... I(emler, Kembuq Quemeneur .dit La!lamme 
.................................................. labrie, Labiy dit Naiid, Nault 

................................................................ Lacliance dit Pépin 
.............................................................. Langenn dit Lebrun 
...................................................... Latulippe dit Quéret, Kéret 

................................................................ Ea\di.e ..dit Paquet 
........................................................... Larigiieur d i  Delisle 

................................................. Mariin .di1 Coté, dit Beaulieu 
Prévost, Yrouost 

..................................... Toupain, Toupin A t  Turgeon 
............................................................ Toupin t Dussaiiit 
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LE DOCTEUR LABRIE 

Le docteiii- La brie, médecin, cliinirgien du deusjème baiail- 
Ion, jiige de paix et députe. 

Le 30 novenibre 183 1,  l'assemblée législative du Bas-Canada 
iioiait urie soinrne considéralile pour la publication d'iin 
grand oiivrage, l'Histoire du CL~~ZCAC/U en 4 volunies du 
Dr Jacqiies Labrie. l'auteur de cette oeuiire magistrale \:eii;Ut 
de moiirir prématurénient, à peine parvenu au midi de la 
vie, à l'âge de 47 ans. L'assemblée Iégjslative venait d'aii- 
toriser l'achat, poiir une somme ne devant pas excéder cinq 
cenls loiiis courant, d'uii noitibre de copies, correspon- 
&tes 1 la sonime \rotée. 

La inort dii docteur Labiie, dépiité du comté des Deux- 
Montagnes, avait siiscité des regrets iiniversels : II avait 
gagné l'estime de tout le monde par sa grande bienveillance, 
par la fraiichise et I'améiiité de ses manières, et par son 
dÉvouemeni à toute les nobles caiises. (Le comié des Deiix- 
rLIontagnes f u t  formé en 1829 d'une partie du comte de 
York). I:His/oire cl'u C'clnnc-ln du docteur Lalirie, dit 
louis-Josepli Papineaii, je l'ai ni iiaître sous nies yeus; j'ai 
suivi l'auteur d'iin oeil anentif et j'ai été a même de jiiger, de 
chérir et d'admirer son ouvrage. La requête sollicilant de 
l'aide poiir la piiblication de ceite H i s t o i ? ~  du CU~ZLIL/L{ 
avaii été présentée à la clianibre par le jeune député de 
Bellechasse, M. Auguste-Norbert Morin, ami personilel dii 
docteur Labric. J e  co~inais ,  disait-il, le inaniiscril de 
l'Hzs/oii~e nt( C~ndd1;7 de Feu Jacqiies Labrie, ayant eii 
l'occasion de l'examiner à plusieiirs 1-epiises, et d'en coii- 
férer avec I'auteiir depuis plusieurs aniiées, et particulière- 
nient peii de temps avant sa mort Je regarde son histoire 
comme exacte et impai-iiale. L'auteur en était rendu à la Gn 
de la dernière guerre avec les États-unis d'Amérique, 
lorsqiie la mori l'a enlevé à ses amis et à soli pays. (Le 
comié de BeUecliiisse avait été foinié bgalement en 1829 à 
même le comté de Hertford). 



Le crédit deniandé pour la piiblicatjon de l 'Histoire d u  
Cmznda du docieur Labrie, fui voté par la cliambre. mais 
l'année suiilante, cependant, le conseil Iégislalif, qui ne 
paraissait exister que pour conirecarter l'opinion des 
dépiités du peiiple, niodjfia les résolutjons de l'xsseniblée 
1égisl;iliae. La somme qui avdit é1é votée pour encourager la 
publication de I'Z-I&toire Ac Canada fur accordée à la 
Socjété littéraire et historique de Québec, d n  de lui permet- 
tre d'aclierer des liéritiers di1 docteur Labrie, tous lés 
manuscrits, notes et dociiments qii'il avait laissés à sa nio1.i. 
Ces maniiscrits, une fois acquis, devaient rester soiis la 
garde, et devenir la propriété de Iildite société. 

Six ans plus tard, alors qiie le manuscrit du docteur Lahrie 
éuit à Saint-Benoî~, sous la garde de M. Giroiiard, qui avait 
succédé au docteur Lahrie comme dépiiré des Deus- 
Montagnes, le manuscrit devint la proie d f i  O , m e s  lors du 
sac et de l'incendie de Saint-Benoît. Le village avait été 
incendié en représailles contre les patriotes de 1837- 1838, 
oii s'était réfugiés les vaincus de la bataille de Saint- 
Eustache, après la défaite. 

U ne peut pliis être question de 1'Hisfoire du Cmznda 
du docieur Labrie, eue n'existe pliis; elle a été détriiite, niais 
la mémoire du docteur Labrie reste. On a beaucoup parlé 
de la réputation littérai.re du docteur Labrie, de ses talents 
de premier ordre, et niénie, cc qui  paraitra évideninient 
escessjf, de la profondeiir de son gériie. L'auteiir exposait, 
avec beaucoup de tac!, les faits qui suivirent la cession du 
Canada à l'Angleterre, ce que l'on a appelé d'une manière 
uii peu éqiiivoqlue, le règne militaire. et les différentes pha- 
ses qu'jl nous falliit traverser avant d'arriver à une fornie 
quelconque de gouvernement constihi tioniiel. Le jugenient 
du docteur Labrie sur les hommes de son temps et dii derni- 
siècle précédent serait aujourd'liui triis précieux pour nous. 
II nous apparaît intéressani de faire revivre la mémoire tiu 
docteur Labrie, iin 61s de Saint-Charles, tout au long de la 
préparation des fêtes du 250'. 

Les origines de Jacques Labrie 

Jacques Labrie n'avait d'autre blason q u e  celui de son 
niérite, de son travaii et dc ses vertus. C'était un fils du peii- 
ple dans toute l'acceptation du mot. Sa Fandie était origi- 
naire de Saiiitcs; c i  il y nlajt juste u n  siécle que son ancêtre, 

I1ierre Naud clit Labrie, siniple soldat, était venu se h e r  au 
Canada, lorsqu'il iiaquit à Saint-Cliarles de Bellecliasse, le 
4 janvier 1784. La paroisse de Saint-Charles n'existait 
comme paroisse que depius irente-cinq ans environ, ayant 
été éiigée en 1749. La paroisse de Saint-Charles avait été 
ainsi appelée dii prénom du Seigneur, Ctiarles Couillard de 
Beaumont, q u i  avaj t beaucoup contribué à son étalilisse- 
ment, et fait don d'iin teil-ain pour y constniire iine église. 
Cliarles Couillard était le petit-fils du Seigneur Gulllaurne 
Coudlard, gendre (le Louis Hébert, le preniier coloii ana -  
dien. Le père de Charles Couiiiard avait obtenu la Seigneurie 
de Beaiimoni de l'inlendan t Talon en 1672. 

Le prem.ier curé arriva à Saint-Charles à l'automne de 1749, 
et conimença, dès lors, à tenir les registres de l'état civil. 
Mais la colonisatioii de la vallée de la riiière Boyer avait 
commencé bien avant 1749, et en aitendant qu'il y eût un 
curé résidant à Saint-Charles, les nouveaus colons étaient 
dessenris soit i saint-fitienne de Beaumont, soit i Sajnt- 
Mcliel de la Duranmye. 

Le grand-père du docteur Eabrie fut un des premiers de la 
colonisation dans le bas de la paroisse de Saint-Char-les. 
Coniment le jeune honinie avait-il pu réussir à sortir de 
l'liumhle condition oh sa naissance l'avait placé, pour 
s'élever au rang s~ipérieiir qu'il occupa dans la société cana- 
djenne? C'est une tustoire intéressante, mais q u i  n'a rien 
d'extraordiiiaire, C'est de cette tiistoire que nous traiterons 
da is  les prochains parrgraplies. 

Le premier cilré de la paroisse de  Saint-Cliarles, Louis- 
Pascd Sarault, lit ses études au sémin;dre de Québec. U fut  
ordonné prêtre le 20 septembre 1349 et fut nommé sur le 
climps curé de la iioiivelle paroisse de Saint-Cliarles. Né à 
Montréal en 1726, sa famille comme celle de Jacques 
Labrie, était originaire de Saintes, et son père un simple 
oui~rier. II  amena avec lui, au presb~qère, sa jeune soeur, 
h.larie-Gabrielle, qu'il maria quelques années pliis tard au 
Seigneiir de Monte À Peine, M. Josepli Roy. Elle hit la mère 
de l'abbé Jean-Joseph Roy qui succéda à soi1 oncle Sarault 
conime curi! de Saint-Charles en 1796. 

Le curé Sarault fut un curé dévouk, qui dépensdl largement 
en bonries oeuvres, et spidalement pour la noble cause de 
l'éducation, la foriiioe qu'il avair l i é r i  té de sa fande.  Le zèle 
du curé Saraiilt pour l'éducation et l'instruction de ses 



paroissiens était salis horiies. Le noni de Louis-Pascal 
Sarault est encore vivant dans notre paroisse qii'il adminis- 
tra dunnt quarante cinq m s  de 1749 à 1794. Il Iégtia par 
testameni ail séminaire de  Québec diverses somnies qui 
foiirnireni la pension à deux élèves choisis dans la famille 
du testateur ou à défaul à deux jeunes gens de la paroisse de 
Saint-Cliarles. C'est lui qui distingua le jeune Lahrie et 
recomniaida 21 sot1 neveu l'abbé Jeati-Joseph Hoy de le pla- 
cer .JU séminaire de Québec. 

Lorsque Jacques Labrie entra ail séminaire vers 1798, a 
l'Age de 14 ans, il devait savoir lire et écrire, et possédait 
niême les piincipaux éléments de la grammilire. Noiis avons 
vu dalis son acte de mariage (12 juin 18031, i Saint- 
Eustaclie, la signiiture nette et ferme de son frère cadet, 
Josepli Labrie : c'es1 évidemment dans quelque école de  
Saint-Charles que le jerine Iiomme avait appris à signer son 
nom. L'importaiice de l'éducation et de l'instruction dans lin 
patelin, à l'époque, aussi recul6 que Sajnt-Charles, est e,xern- 
p b é  par le fait qu'à cette époqiie on pouvait recenset; les 
noms de 25 cu~ti\rateurs de Sitint-Charles, qui savaient par- 
Pitemeni lire et écrire. Lun d'eux, Nicolas Poiiliot du rmg 
de la Hêtrière, aimait tellement la lecture, qu'on lui avait 
donné le surnom de Nicols le liseus. 

d cette épuque on prétendait que le clergé de la pro~lnce 
s'cfforçdt de tenir le peuple daiis l'ignormce, poiir niieus le 
dominer, Cexernple de Saint-Charles pemei de démentir ces 
propositions téméraires, par les soins, que le clergé de ce-c- 
tajnes paroisses prenait pour procurer au peuple l'instruc- 
tion qii'ij: en droir d'attendre. 

Comparons la sitiiatjon de I'insti~iction publique de chez- 
nous, avec celle de la France i la merne époque. En France, 
à la veille de la révolution française, soit vers 1789, en des 
nijliiers de petits idiages écartés el paumes, le curé ou le 
vicaire étaii le seul Iiomrne qui silt couramment écrire et 
lire. À l'occasion, on pouvant recenser quelques dissi- 
dences. Mnsi dans nombre de communes plus grosses, majs 
ruraies, le seigneur résidelit, et quelque homme de loi ou 
praticieti d'éducation bâtarde, savaient aiissi lire el écrire 
coiirarnnient. 

Chez-nous, il en va [out autrement. Le peuple canadien airne 
l'iducation, tlil iin témoin autorisé de  l'époque, et veut 
sincèrement en procurer les bienfaits à ses enfants. Mais 

sui~lmt ses moyens, ses priiicipes religieux el le sentinieni 
du besoin réel, il a souveiit beaucoup d'obstacles 1 vaincre. 
Le gouverneinen t ,  loin d'encourager l'éducation des 
Canadiens français conformément à leurs priiicipes, créait 
des établissements qui leur Ctaient absolriment anli- 
pathiques. Le projel d'iine université nwte, que conibatiit 
efficacement Mgr Hubert, n'avail pas d'autre but que leur 
« aiiglification >> et la ruine de leiir foi. i i j i i i  ensuite 
1'1iis1ilution royale, avec ses écoles communes. Le Parlernenr 
du Ras-Canada, en 1801, adopta ilne loi * pour établir des 
écoles graliiiies, poiir le progrès de l'instruction >). Certe loi 
offrait quelques avantages réels; mnjs elle reposait sur des 
bases vicieuses, réservant au goui7erneur le cliok des sp- 
djcs chargés de la faire fonctioriner et la noniinatioii des 
instituteurs. Le peiiple en générai se mon rra défiant à l'égard 
de ces écoles quj  n'offraient pas de garmiie suffisanie à sa 
natio~iabté et à sa foi religieuse. 

À une époqi~e oii I'apallzie religieuse tendait à gmgr-crier une  
partje de la population cmadieme, il faut lever uii coin du 
voile qu i  a longtemps ~ i c l i é  l'état religieux de la classe ins- 
truite de noire pays à la fin du da-tiuitièrne sittcle ei ail coni- 
niencernent du dix-neuvième. Le volPdirianisnie el I'inipiété 
philosophiqiie avaient alors lieaucoup d'adeptes. Les 
IJrsulines de Québec, à cause du grand nombre d'élèves 
qu'eues recruraient dans les liautes classes de la société cana- 
dienne, étaieni à mihile de coiiniiître et d'aliprécier notre 
situation reliffieuse. l:une d'elles, écrivant Paris en 1 785, se 
plaignait du peu de cas cliie l'on faisait des bonnes nioeurs et 
de la fidélité aux devoirs du christianisme. 4 C'est ici comme 
chez voiis, &sait-elle, la religion dégénèrc peii à peu. >) 

Vers 1800. écrit un correspondant, i l  11 avait iine grande 
incrédiilité dans le pays, et les mauvais livres de liolt;iire y 
étaient très répandus. 1:inrcodiiction des livres inipies date 
surtout de 1783, I'annke de la paix entre l'Angleterre, la 
France et les Etais-unis. Après cette paix, plusieurs 
Canadiens passèrent en France el  se lierent d'amitié avec 
des gens de bon ton, dors tous impies. Ils revinrent enipor- 
tant avec eus les livres i la mode. Ils se faisaielit gloire 
d'Eire sans religion. Leurs esemples et leurs discours tendi- 
r-eiir évidemnient à corrompre ceux qui vnulajent \ivre dims 
la bonne société. 

Heureux le jeune Iiorrime qui, comme Jacques Labrie, eiit 
l'avantage de  passer les années de son enfance loin 
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des écueils dont nous venons de parler. Dans un village 
modeste ei retiré cornnie Saini-Charles, il ne quittait le 
toit pateniel <lue pour entrer- dans une maison \lénérable 
comme le sirninaire de Québec. Il demeura  toujours 
respectueusement altaclié à cette niaison où il avait fxit ses 
études classiques. Ainsi quand le séminaire se trouva 
attaqué par iin correspondant du Canadien, Jacqiies Labrie, 
principal directeur du Courrier de Qiiébec répliqua : 

Vous ne corinaissez ni cette sage maison, ni les ~nessieurs 
qui la gouvernent.. . I l  n'!~ a personne qiii s'efforce plus 
qu'eus de donner a u  jeunes gens des senlirnents loyiziix et 
patriotiques. Ce n'est pas parce que je leur dois nion édiica- 
iion que je parle ajiisi, majs parce que j'ai l'avantage de 
connaître pariiculikrement leurs sentiments.. . Je suis f i c l ~ é ,  
ajouhit-il, que le séminaire n'ait pas un meilleur avocat que 
nioi.. . mais je n'ai pas voiilu laisser écliapper cette occa- 
sioii de prouver ma recoiinaissance aux sages iiisiituieu1.s 
qui oiit guidé mes premiers pas dans ka lie. Pliissent ~ o u s  
ceux qu'ils ont instruits lie point dérier du sentier qu'ils leur 
ont tracé! >> 

Les talents Uttéraires du Dr Labrie 
se dessinent 

Jacques Cabrie teiniinü soii cours d'études classiques à l'été 
de 1804; puis il se prépara à embrasser la carrière de 
inédecin où l'appelaierit son renipéime~it et ses goûts. le 
jeurie Labi-ie avait beaiicoup de lalent et il irianifeshit beau- 
coup d'application au travail. Sous l'liabile direction de ses 
maîtres il fit de irès fortes éiudes. Daris les qiielques écrits 
qu'il n laissés, i l  cite sou\lenl les auteurs classiqiies et parti- 
culièrement Jules César. Ses connaissances en 1iistoir.e 
étaieni considérables : on peut même dire que I'liisioire ;i 
été la passion de sa lie. 

11 étudia la médecine à Québec, soiis la direcljon du célèbre 
docteur François Blanchei, l'une des gloires de la professioii 
médicale au Caiiada. Le bureau du docteur Blanclier n'était 
pas seulement une haute école de sciences inédicales, c'éiait 
aussi un foyer de patiiotisrne. Le docteiir Bkincliet aimai 
passionriément son pays, et i.~iettait à le servir tout le zèle de 
sa généreuse nature. 11 fonda cn 1806, le journal 
&nadien, en opposition au journal ?I../wctrq: I'orgme 
des anglais du Caladri. Ceux-ci, un gmnd norn bre du nioins, 

se nionîrYaient plus anglais que les Anglas même de la intire 
patiie. Ils s'atiribuaienl le monopole de la loy8uté el niet- 
taient en suspicion ceUe des Cmadieiis français. 

01) peut donner une idée de l'esprit qui animait le 
!lde~~czry à l'époque par les lignes suivantes impriniées 
dans ce journal. Cette province du Bas-Caiiad;t es1 déjà 
irop française pour une colonie britannique, Qiie nous 
soyons en pajx ou en guerre, il est essentiel que nous fas- 
sions tous les efforts possibles et que nous prenions tous les 
moyeiis avoiiables pour nous oplioser* à l'accroissement de 
I'influence Française. 11 y a quarante-sept ans que nous 
soinmes en possession du Caiiada, il est juste que ceiie 
Proviiice devienne miglaise.. . ,, C'est en opposiljon à ces 
prélentioris vraiment révoltantes pour ceus qui les premiers 
avaient défriché et colonisé ce pays, que fut fondé le joiirnal 
Can~~~Jirn.  1.e Cclnadie~z lie crajgiiait pas de rwen diq lier 
les droits des Canadieiis fimp.s, ce qui lui \lalut 4 l'aiijmad- 
version » du gouvernetir Cr-aig, et à ses fondateurs I'lioiuieiir 
d'aller en pris011 et d'êire ainsi les premiers martyrs de la 
liberé de presse au Canada. 

Le jeune Labrie ne se laissa pas entraîner avec la rnême 
impeluosité que son mdire dans le courant politique, il y a 
des niiances même dans le patrioiisine le plus sincére. II 
;iirn;ut sincèremeni son pays mais d#ér;iit d'opinion sur les 
moyens à prendre pour lui assiirei la liberté politique, 1;t 
jouissance de rous ses droits, un bori et honnête gouverne- 
ment et la mise en oeiivre des moyens eux-mêmes. Le 
Ccfnci.dien. attaquait avec force les abus de 1'aclrniiijsîi:i- 
tion; mais Jacques Labrie cropait que le journal dépassait 
parfois les bornes de la modération et de la prudence et 
publiait des articles q u i  pouvaent être mal inierprétés par 
les enrieniis du peuple canadien-français. Jacques Labrie 
appartenait au grand parti patriote dont Loliis-Joseph 
Papineau allait prendre la direction politique. Les deus 
jeunes liomiiies avaient étudié eri même temps au  séminaire 
de Qiiébec et s'étaient liés d'une étroite ani.iti6. Le jeune 
Labrie était franchement de ceiix cltii, tozit en souleiiant les 
droits des Canadiens français 2 1;~ conservation de leur 
langue, de leurs lois et de leur religion, déclaraient qu'il fnl- 
Iajl accepter lo~demeni. le régime andais ei s'attacher à la 
constitution de 1791, même avec ses difaiiis. Il fdail bien 
sûr cornbarire les abus du pouvoir, mais il ne fallait pas 
ébranler La constitution elle-même. 011 ne pouvait disait-il, 
joiiir cle plus de Liberté que sous la coiistituiion anglaise. II 
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faUaii faire dans ce sens I'éducatioii du peiiple, il rallxit lui 
procurer des écales, de I'it~struction, de la lunijère. 

.4dmirons la sagesse et le courage dc ce jeune homme de 
vingt-trois ans, cluj encore étiidiant en niédecine décide de 
fonder un journal, qiii représentera I'opiiiion des patr-ioics 
[noderés, et cornbacrra éncrgiqucment mais prudenimeni le 
jaiirnal i L ! m ~ l r ) ? ,  I'en~lemi des Canadiens français. Dails 
son premier nuniéro, le Cuur~Te?* de  Québec sc inontre 
sous ses vraies couleurs. II pose carrément ces deiix prob- 
lèmes : Premièrement, les Caiiadiens étaierii-ils plus 
heurelis sous l'empire des rois de France qu'ils ne le sont 
soiis celui des rois d'hgleterre? Deuxièmenieni, peuvent-ils 
désirer le règne despotique ei nditaii-e de Bonaparte? II s'ai- 
tache avec acliarriement a résoiidi.e ces deux problèmes 
avec les argunien ts suivants : 

Les prenuéres années de tranqiiillité qui ont suivj 13 con- 
quête, ont seni à retirer la colonie de cetle espèce de cliaos, 
oii iine giierre inalheureuse et desti~iciive l'avait plongée, 
cc En cliangearit de dominaiio~i, les Canadiens oni oublié 
leurs anciens penchants; les ressoiirces precaires de la 
cliasse ont été lajssécs de coté. et 1';igriculiure q u i  s'est 
élevée sur leurs ruines a fait des progrès assez sensibles. 
D'abondantes nioissons sont venues coiii.onner les travail1 
du laboureur, les troiilieaus se sont niultiyliés, l'aisance 
s'est iiccrue el le pays a pli cxpoi-ter plusieurs nt~icles qu'il 
était obligé de faire venir des marcliés éirangers soiis l'ail- 
cien régime. Aiiirefois, sous l'ancien régrne, les Calir CI( 1' iens 
agjssaient comnie des fils de fainiles qui artendent toiii de 
leur parents. Tls s'arnusaieiit à courir les bois, à faire la 
chasse ei la pêche, à ;irnasser des fourrures pour se procu- 
rer les pi-ovisioris que leiir envopi t la inère patrie. ,, 

A la deuxiènie questioii, à savoir si les Canadiens auraienl 
préféré vivre sous le règne despotique et niilitaire de 
Bonaparte, i l  répondit de la façon suivante : Alors qiie 
l'Empereur 1-égiiair dails tolite sa gloire, nos aiicêlres ne se 
laissaieni pas facilement ébloiiir. Les Canadiens poiivüien t 
juger très sainenieni Bonaparte d'après ses actes, le récit de 
ses cainpagnes, ses marclics foi+cées à travers I'Eiit-ope, le 
bruit de ses arnies, dont l'éclio rctentissaii jiisqii'en 
&nérique. La fameiise légende napoléonie~ine, qui justifie ei 
gloiihe toiii, n'était pas encore liée. On admirait sans doute 
le génie inconiparablc giierrier, du stratégiste, niajs on 
jugeait très sévèrement l'lionimc d'état. Jamais disajt-il le 
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pliis absolu des rois dc France n'eserçaii une autorité aussi 
arbiri-aire que celle qu'exerça le parvenu corse. La vie, les 
bieiis de ses slijets son[ tous des articles do111 i l  dispose sui- 

son bon plisic Ori I'a v i ~  et on le voii encore arraclier 
di] sein de leur faniilles les fils cliéris, les forcer de se 
ranger sous ses drapcaiix pour remplacer les malheurelises 
victinies de soli ambition folle el immodérée. » 

C'était li la vocatjon du Dr Labrie. II voulair faire prendre 
conscicrice à la population, des nouvelles réalités de la 
colonie. Il profiiait aiissi des lignes de son journal pour 
icrire une série d'articles siir I 'His/olre dti Cbr;iznda. 
Voili iine idée de la vie, du tiioiiiremeni et de I'enttdii que le 
jeiine Labrie mettail daiis son jounial au moment de partir 
pour Édimbourg (Écosse), où oii 1'envo)~ait cornpléler ses 
études médicales. 

Jacques Iabtie médecin 

Le docietir Lab~ie revint d'Eiiropc eii aoîit 1808, avec ioiir le 
presiige d'uii lauriat d'une grande ~inii?ersité et niembre 
de la Royal Physical Society of Ediinboiirg. L'Uriiversité 
d'Éditiiliourg où le jeune Labrie alla terminer ses étiides 
niédicdes étit un des joyiix de l'époque.  ficos cosse est l'uii 
des lieaux pays di1 monde et Édimbourg l'une des pliis belle 
cité de l'Europe, eue est des mieus silziée et des pliis riclie- 
ment et arljstiquenient bâtie. Six à seyr cents étudianrs irenus 
de toiites les parties dii niondc sont insc1.i~ à sa faculté de 
médecine de 1-épu~iion interi~ationde. 

De retour aii Canada, Jacqiies ],abrie alla s ' é ~ a b l i i  à 
klontrfal, mais le skjoui. b la ville ne convenait pas à sa 
saiité délicate. LI d a  s'installer à Saint-Eustaclie oii l'un de 
ses confrère de  classe, veiiaii cl'être norniné vicaire. Les 
étiides sérieilses qii'il avait faites ii Québec et il 6dimlioiirg 
lui donnaieiii beaucoup de prestige et d'autorité dans l'eser- 
cice de sa profession. Ainsi, qiiand une controverse sur 
I'em bryotomie (avortemerit) eclaia au seiri des hautes 
instances médicales dii pays. le clergé cliargea lin dénommé 
Painchaud de consiilrer les hommes les pliis éi-udjts de la 
faculté au Cana&. Le docteur Labrie fut l'une des premières 
inUnences grises consultées. Dans soli rappon à l'évCque, 
M. Painchaud mentionne la franctiise, la conviction, la clarté 
et la pi,écision de l'exposé du docteur Labrie sur l'cmbryo- 
tornie. 
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Iln médecin habile, honnête prévenant, dévoué 2 la pratique 
de sa profession, ne peut nianquer d'acquérir beaucoup 
d'influeiice dans le iniheu oii il est appelé à ilivre. Celle dont 
jouissait lc docteur Lahie à Saint-Eustache et dans les envi- 
ron étaient immense. 11 Eut nommé juge de paix, iine 

autorité que lui conférait la couronne mais, ce qui vaiir 
peut-être encore mieux, uiie autorité conférée par la \loix 
publique ei l'assentiment de tous ses concitoyens. Son 
extrême équité fut toujours lin siihstitut à la justice des tri- 
buririus. Le docteur Labrie se fit toujours un noble orgueil 
de joindre la pratique de toutes les vertus religieuses er de 
tous les devoirs que l'Église prescnvaii ii ses enfants. 

Jacques Labrie développe et propage 
un réseau scolaire digne du Bas Canada 

À cetie époque tout étaii à créer clans le Bas-Canada. Le peu- 
ple demaiidait des cherniris de colonisation, mais c'était 
surtoiil une bonne organisacjoii scolaire qui hisait difaut 
aux Canadiens français,  q u i  ne \loulaient poini de 
l'lnstiturion royale qui ne leur offrait aucune garantie polir 
leur lmgue et leur religion. Ils se défi~ent ,  et avec &on, 
des écoles que le gouvernent avait propose d'établir, à con- 
dition d'en conserver le contrble et de nomner les commis- 
saires et les maîtres. JI fallait venir i leur secours et leur 
procurer cetie éducation dont i.ls avaient tant besoin et qu'ils 
ne dernandaieni pas m i e u  que de recevoir, polirvu qu'elle 
f i t  clirétienne et française, ce que ne leur assurait pas le 
gouvernement. 

Plusieurs citoyens distingués prirent une part remarquable 
dans ce prodigieux niouvernent de I'édiication ail Canada 
franqds. Le docteiir Labrie en fut un acteur rerniirq~ié. Louis 
Joseph Papineau lui-même, fit l'éloge du docieur hibrie en 
cliambre. a Le docteur Labrie a senti loute l'importance de 
I'édiication, il l'a propagé tant que ses moyens le lui ont per- 
mis. Il a fait d'énormes sacnfjces poiir l'éducation du peii- 

ple. >, Jacques Labrie a éiabli deux écoles s~ipérieures à 
Saint-Euslaclie, l'une pour les garçons, l'autre pour les 
fiiles. 11 les djrigeait toutes les deux et prenait part à I'en- 
seigiiernent avec wtant de zèle et de taierit que de succès. 
Son école de hues était ime école rriodèle et les examens 
publics de ces deux &coles étaient regiirdés comme autant 
de fêres littéraires ausquelles les amis de I'édiicütion de tout 
le voisinage, el siirtoui de la ville de Montréal se rendaient 
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cri foiile. Le docteur Labrie avait fait de soli académie de 
M e s  h Saint-Eustache, une \léritable École normale où se 
formaient des institutrices de premier ordre. 

Cliaque été vers la nu-août, encre les Foins et les récolles, le 
\illage de Saint-Eustaclic revêtait un air de fête, on y voyait 
aMuer des visiteurs venus des endroits les plus éloignés, 
niême de Québec. «Les examens de l'Académie du docteur 
Labrie étaient, dit M. Meilleur, de \~éiitables fgtes littéraires; 
chacun voulait y assister. * 

Médecin, juge de pais et directeur de m;u'soii d'éducation, le 
docteur Labrie est nommé le 25 sep~embre 1812, chirurgien 
du second bataillon de la &ce d'éljte incorporée. Le présj- 
dent Madison déclara la guerre à l'Angleterre le 17 juin 
1812, dors que I'hgietcrre soutenait en Europe iine guerre 
de géants contre Bonaparte et toutes ses forces sur terre er 
sur mer y étaient engagées. Dans sa lutte gigantesque contre 
Bonaparte, I'Angleeerre commii de criantes injustices à 1'15- 
gard des nations iieutres. Aucune de ces iialions n'eut plus à 
souffrir que les 6tats-unis. Le Caiiada devint toiil riaturelie- 
ment désigné comme le principal champ de b a t d e  de cette 
guerre. L'occasion était helie de s'einparer de cette colonie 
andise, alors que la mére pairie occupée à combattre 
Napoléon en Europe. 

La guerre et la loyauté 
des Canadiens français 

Comniencée en 181 2 ,  cette guerre se termina en 1814 par 
le traité de Gand, srtns le moindre pouce de territoire 
écliangé de part et d'autre. Les résultats furent donc nuls; 
mas l'effet nioral fut excellent. Lcs Canadiens sans excep- 
tions, français comme anglais firent preuve, dans cette 
guerre d'une loyauté parfaite. l'liistoire signale les engnge- 
ments où les américains eurent le dessus, mais les 
Canadiens Eurent vainqueurs à p1usicur.s endroits dont les 
plus connus restent Lacolle et Cliiteaiiguay. Le nom de 
Saiabcrry brille d'un éclat incontesté à Châteauguay où il 
dirigea ses opération militajres. Salaberv réiissit avec une 
poignée de irois a quatre cents braves militaires canadiens 
bançais à hire reculer iine arniée de sept miUes comhat- 
tants. 

Nul plus que le docteiir Labrie n'eut i se réjouir des 



heureux résulbts de la campagrie de 1812. \loici ce qii'il 
avait a dire à ce sujet. * La guerre ai7ec les États-unis, vi t  
réunir toiis les esprits vers un même but, celiii de la défense 
commiine, i laquelle chaciin se porta, ai7ec iine iudeur qiii 
confondit nos iiijustes cdomniateiirs. >> Le docteur Labrie 
avait acconipagne le deuxiènie bataillon tout au long de la 
guerre et ne renti-a à son foyer que lorsque la pierre Fut fer- 
niinée. La vérité I'empom siir le merisonge; elle traversa les 
océmis er mieux infonné, le nionarqiie nolis remercia de lu i  
arroir conserve ce pays, superbe et précieux joyau de sa 
triple courorine. 6 Aprks ce gloiieux témoignage il semblait 
juste d'espérer qii'auciin iiiiage II 'obscurcirait de nouvcaii 
notre hor i~on  politique. L'estime n~umeiie et I'lianionie par- 
faite devaient naiiirellement faire le partage de toiites les 
classes des sujets de Sa Majesié en cette proviiice.. . Mais 9 
fragilité des calciils humains! h peine la paix avait-elle ré- 
concilié les deiix natioiis, à peine nos guerriers ;ivaient-ils 
rew leur foyeis domestiqiies, que la calomnie vint répandre 
son poison s~ibtil suc les discours et les intentions de ces 
nitmes pairiotes don1 le sang venait de couler pour le 
nionarque et la patrie. 

La confiance de ses compatriotes imposa au docteur Labrie 
de nouvelle fonctioiis. On le pria, en 1827, de se porter can- 
didat pour représenter le coinié des Deux-iklontngnes à 
l'assemblée législaiive. Cene année-là Ic docieui ],abrie pu- 
blia son opuscule sur la constitution lintannique, qii'il fit 
stiivre d'obsenlations sur la Constitution du Bas-Canada, 
pour en donner l'liistoire et en indiquer les principaiis 
vkcs. U valorisa tellement la constitution anglaise que ses 
cljljqlies l'accusèrent d'être un « publiciste B de la constitu- 
iion. Ainsi cliiand il parle des différents entre Canadiens 
anglais et Canadiens françds, il déclare que si les Canadieris 
ne s'eniendaieiit pas entre e n ,  c'est parce qu'ils ne con- 
naissaient pas les droits inscrits dans la constitiitioii 
anglaise. 1,'aiiteur met en regar.tl la constitution du Bas- 
Canada de 1791 et la constiiiitioti anglaise et trouve que le 
principal défaut de la nôtre réside dans la coniposition 
vicieiisc dii conseil IÉgislatif. Le conseil législaiif était la bête 
noire de l'époque, celle que l'on accusait de tous les maux. 
Poiirtmi, alisiraction b t e  des jiiges et autres Eonctjoniiaires 
piiblics qui en faisaient partie, et qui, selon nos idées 
actuelles n'aurajeril pas dû s'y trouver, le conseil législatif 
n'étai1 pas pire dans sa composition que  Ics c1iambr.e~ 
liautes oornniées par la corn-oniie. ,Avec le gouvernemelit 
responsable, la constitution de 179 1 aurait pu fonctionner à 

nielveille mais sans le goulrcrnernen t responsable, c'était 
iiiie machine privée d'un orgaie irnportiuit. Dc bons gou- 
verneuts réussirent quelquefois à fzire marclier ensemble, 
le coiiseil exécu tii, le conseil Iégislatjf er l'asseni blée Iégisla- 
tive. Mais le fait qii'ils eiicoiirurent soiivent la foiidre du 
parti anglais prouve qu'il manquait quelque chose pour que 
la Consiitution fonctionne. 

L'intolt?rance du gouverneur 
envers les élus du peuple 

Le gouverneur à la tête de I'adrninistratjon canadienne lors- 
que Labrie entra au Parlernent était le comte de Ddliousie. 
L'exécutif était iiidépendant de l'assemblée Iégi slatiire. Les 
ministre nonimés par le goui7erneur ne dépendaient que de 
lui. La pluput de ces ministre siégeaieiit dans le conseil lé- 
gislatif, qiii n'était pas moins inipopiilaire que le coiiseil 
exéciiijf. La clianibre des représentanis n'avait auciin moyen 
de contt.ôler efficacement les actes de I'adnUnisimrion. Elle 
pouvait diminuer les impbts oii restreindre les dépenses, 
mais alors c'était le pays tout entier qui en souifrait. La 
chambre ne cessa de revendiquer le contrôle di] revenu 
piiblic que le goiiveriieur s'apprêtajt à déperiser selon les 
prérogatives de son droit légal. La chambre re\lendiqua ses 
droits d' iine façon énergique. En réponse au gouverneur 
Dalhousie qui Iiii avait soumis les comptes publics ei le bud- 
gel, sous une forme qui inipliqudt la recoiiiiaissaiice d'un 
prétendu droit de la couronne, la chanil-ire répond t qu'elle 
ne reconnaiss;lit et ne sanctionnait aiiciin paiement fait i 
ingrne le reveiiu public de la province qui n'a pas été ordon- 
né pziq un acte de la Iégjslaiure, ou Fait selon ses désirs. 
Irrité de ce refus, Dalhousie ;[dresse aux députCs de vifs 
reproches, clissout l'assemblée et en appeUe au peuple. llnc 
fois lancé dans la voie de l'arbitraire, on ne saii pas où s'ar- 
rêter et le gouverneiir eii proîïte pour ressiisciter de vieiles 
ordonnances. Il oblige tous les citoyeris de qujnze à soixante 
;ms à s'ent+ôler ei à passer en reviie à des époques dérer- 
minées. Beaucoup d'officiers se voient dcstitiies de leur 
charge et rSduirs aii rang de simples miliciens. Le cas di] 
docteur Labtie, cliinirgien di1 deiixienie balaillon, est pani- 
culièrement in téressant. Son officier supérieur, le licii tenan t-  
colonel Diinioni, qui  I'iiwit dénoncé « conirne encoiirageünt 
des fisemblées publiques qui tentaien; U esciter le niécon- 
tentenieni du peuple » était le dépii té même di1 corn t6. 
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C'esi au cours de la campagne électorale qui siiivi que le 
docteur LabQe brigua pour l;i première fois les siitrrages des 
électeurs du comté de York (Deux-Moritagnes). La cam- 
pagne électorale hi irès vive dans tout le pays, il y eut des 
rives à Saint-Eustaclie, mais le parti populaire t~iori-ipha. [.e 
docteur Labric et l'ancien orateur de la cl~arnlirc M .  
Papineau furenl élus, hl. Papineau poiir la siuième fois. Lc 
gouvenciir rnéconleni de cc dioi\: prorogea de iioiiilaii le 
Parlement. Le gouverneur continua à destitiieï sans nierci 
les of6ciers de la milice, ainsi que les juges de pais qui se 
montrajent peii favorables i son dmirustration, ei de rioni- 
breuses poursuites firent intentées contre les éditeurs de 
journaux qW critiquaient sa conduite. Toul cela ii'éttlit pas 
de nature i calmer l'agitation populaire : elle étajt à son 
conible. Dans tous les principaux centres, on signait des 
pétitions à la chmhre  ligislative pour exposer ses plaintes 
et demander des réformes. L'une d'elie veriait (lu comté des 
Deux-Montages, et fut  préseritke par le docteiir labrie. 

Le docteur hibrie au cours de sa courte carrière politique 
prit pari a beaucoiip d'actes de législation extrêmement 
impormu pour l'avenir du pal7s, tel que la loi pour l'érec- 
iiori de plusieurs phares dtins le golie eei dans le fleuve Saint- 
Laurent et la loi pour favoriser l'ouverture de  gr;inds 
chemins de colonisatioii. Deus cas ne pouvaient manquer 
d'occuper l'attention du docreur Labrie eri chambre : l'in- 
térêt de la protession à laqiielle il appan-tenait, piiis la caiise 
sacrée dc l'éducation. Quant à l'éducation, une excellenie 
loi hit présentée en chambïe, en 1829, pour kivoriser I'éta- 
biissement d'écoles élémentaires dans tous les corntés du 
pays. Cette loi accordajt une aide généreiise pour la cons- 
truclion des maisons d'école et poiir le paiement des insiilil- 
teurs. Eue subventionnait aussi ceriaines instituiions é ib l i es  
pour I'enseignenien t secondaire. 

Le divorce Papineau-Labrie 
et le rêve inachevé 

Le doctetir Labrje resla très attaché à M. Papinmu, et il I'ap- 
puya de toutes ses forces dans la revendicatioii de nos droits 
er de nos liberlés politiques; mais i l  finit par se séparer de 
lui sur la qiiestion des subsides, comme ie firent aiisd Jolin 
Neilson et bien [l'autres. II n'eut toutefois pas l'occasion 
d'exprimer là-dessiis son opinio~i en cl~arnbre, puisque ce 
ne hit que & u s  la session d'aiitomne 1831 qiie I'asemblée 

Iégjsiativc fut appelée à voter les subsides en conformjté du 
nouvel acte impérial, qui lui accordait, Y ceruines condi- 
tions, le contrôle cles revenus de la province. La majorité de 
l'asseniblée resia alors aI1ec M. Papioeaii, et repoussa la lisle 
cibile permanente demandée par l'Angleterre. 

Au niilieu des tr;l~ilux de sa profession, ai~xqiiejs s'ajoutent 
ses noiiveaux devoirs comme député, au milieu de ses 
courses et de ses labeurs pour la cause de l'éducation, le 
docteur Labrie ne néglrgeaii pas la graride oeuvre qu'il avait 
entrepiise, son /.31:.~foire Cl~t  C~~rzada. Mais les choses 
n'dlaient pas toujoui-s au gré de ses désirs. Aii niois d'aoiit 
1826, il n'était encore rendu qu'à l'époque de la conquete. 
À l'automne, il se mit au travail ai7cc un redoublement 
d'ardeur; et au printenips de 1827 nous le trouvons engagé 
déjà dans la période si tourmentée de 1775. Ses amis ei ious 
les Cmadiens insttuits, en général, l'engageait à se presser, 
et le favorisait a u m t  qu'il était eii leur pouvoir : on le regar- 
dait comme l'iin des meilleurs écrivains de l'époque; on 
avait con6;mce dans l'exaciiaide de ses reclierclies et en !a 
droiture de son jugenient. I,e clergé en particulier, était s i r  
qu'il rendait en tolite occasion justice à l'Église. 

Le 26 septembre 183 1 ,  le docteur Labrie maria sa Mille aînée 
au  jeune docteur Chénier, l'infortunée victime des troubles 
de 1837. Hélas! un niois après ce joyeux Svénement, jour 
pour joiir, la scène était changée : le village de Saint- 
Eustache était en deuil, et pleurait la perte d'un de ses 
citoyens les plus djstingués. Le docteur Cabrie avzit assisté à 
toute la session de l'assemblée législative, le printenips 
précédent; puis, de rerour à Saint-Eustache, il s'était occupé, 
avec son activité et son zèle ordinajre, de 1'org;lnisation de 
ses écoles. Sitôt aprés le mariage de sa fille, il entreprit de 
les visiter, et parcouiut sans relâclie toiites les paroisses du 
cornié des Deiix-Montagnes. II voulait sans doiiie, rendre 
compte à la cliamlire, qui allait s'ouvrir de riouveau le 
15 novenilire, du fonctionnemeni de la loi scolaire de 1828. 
Mais sa constitution délicate ne put résister ii ce surmenage. 
II conlracta, dit le docteur Tessier, une péri-pneumonie qui 
le condiiisit au tombeau. U n'avait que quztrante-sept ans. 

Evl~ri i ls  di.{ Ilcire die iabbé Ai~gr.isie Gosselin .- Le rAoclectl- 
Lnbl-re - Lqliumtne et A.o~c/x-, ?r,i,?piAinae~o; 7907. 
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LABBÉ AUGUSTE GOSSELIN 11 843-1 9 18) 

Né le 29 septenibre 1843 du manage de Joseph Gosselin, 
cultivaieur, et Angèle Librie, i l  était par son père, ai-rière 
petit-fils du célébre meunier Josepli Nadeau et par sa mère, 
de la lignée di1 non moins renomnié docieur Jacques Labrie. 

11 étudia aux petit et grand séminaires de Québec et fur 
ortlonné prêtre en 1886. 

D'abord viraire à la b;isiiicliie dc Québec pendant [rois ans, 
il hit eii niêrne ienips secrétaire de I'arcliei+que. 

Tout en occupant ensujte les cures de 130ni-Rouge et de 
Saint-Férriol. I'abbé Gosselin se fit reccvoir docteur ès let- 
tres à 1'l;niversité Laval en 1888 et entreprit son oeuvre 
abondante d'historien. 

I Bénédiction et vœux du Saint-Père 
l 
I 
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En 1893, il se retira sur le domaine fmilid de Sajnt-Charles 
pour se consacrer eniièremeiit i ses lra\rius. 

Api'ès avoir publié en 1890 iirie vie de Mgr de Laval (en 
deiix ~loliirnes), i l  pr.ocliiisit une Ireiitaiiie d'énides srir dif- 
féreiiis sujets de I'liisioire di1 Canada, dont plusieurs biogra- 
pliies. 
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1111  miliistère mit coiironnçr i l ' : i h n d a i i i ~  fnveiim célcsits l 
Ccl.le du docteur Jacques Labrie qu'il publia en 1907 nous 
est surtout conilue, mais son J-lixtoi~*e clc l'Église ciu 
Ccinnu'u dqn,iis iMgr r k  Lar:ul jï.isqr s 2 Iu L ~ I I I ~ I A . & ~ ,  
3 vols, Qiiéliec 191 1, el celle de I'Éghse dii CanadIi après la 
Conquete, 2 vols, Québec, 19 16-1917, derneureroiit, avec sa 
\je de Mgr de Lavai, les grands monumeiits de son oeuvrc. 
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l l 
T13egr:iirirrie « Htc'ricdic!iori et vueiix dii S;iirii-Père >, 1916 

Counorsie : Georges Breton 
--- , 

gc Écrivziin agréable et disert, l'abbé Gosseliii s'identifie 
presque avec I'l~istoire de l'Église du Canada. >>' 

II  décéda en notre paroisse le 14 août 1918, a l'âge de 75 
ans, à sa résidence que l'on retro~I\~e au numéro civiqiie 
2762 de l 'nenue Royale. 



L -A 
Maison ancesuale de I'iîbbé Augiisle Gowliri 

Photo pOw en 1949 par K:pmoiid P r h n  

Tenu en Iiaute considération ei estimé par ses pairs et 
supérieurs, ses funérailles fucerit présidées par le cardjnai 
Régin en présence d'un nomlireus clergé et de la commu- 
naiité püroissiale. Son corps repose dans le cimelière local, 
dans la partie réservée aiut prêtres.' 

1 Boles enrailes de l'Encyclopédie Groher, Édition 1957. t1o1. 5, p.3 16 

MGR AMÉDÉE GOSSELIN (1863-1941) -- 

Fils d'Eugène Gosselin, cultivateur et d'iirthémise Fournier, il 
naqiiii à Saint-Charles le 30 septembre 1863. 

Aprh ses éludes classiques au peljl sémiiiaire de Québec, il 
entra au grand séminaire de cette vllle et fut ordonné prêtre 
le 31 n u i  1890 par le cardnal Txschereau. 

De 1890 à 1893, il enseigna les belles-lettres et la rtié- 
rorique et de 1893 i 1904, f u t  préfet des é~utles et pro- 
fesseur d'liistoire du Canada. 

Il occupa les postes d'arcliiviste du sémjnaire el de pro- 
fessevr d'liistoire du Canada de 1904 à 1910 dors qu'il fut 
élu supérieur du séminaire et recteur de l'Université Laval. LI 
occupa ces postes jusqir'en 19 14 niais les reprii ensuite de 
1927 à 1929. 

II publia en 1906, une étude énidiie intitulée Nore sur la 
famille Coulon de Villiers, mais ce fut en 19 11 que parut son 

oeuvre principale, l'Instruction au Canada soiis le régime 

français, travail de  caractère scientifiq~ie qu i  jeta une 
lumière iioiivelle su r  un aspect essentiel du réginie 
f m p i s  B. 
II Eut nommé proionouire apostoliqiie en 1931 et niouixi à 
Québec le 20 décenibce 1941, à l'âge de 78 ans et trois 
mois.' 

I N O ~ H  extraies de l'Encyclopédie Grolier, Édilion 1957, vol. 5. pp. 
3i 5-3 1 Ci. 

FRIÈRE NOET, GOSSELIN, O.F.M. 

On ne saurait ternuner cet article sur Mgr Amédée Gosseliii 
sans rappeler le souvenir de son frère Noël, frère convers 
Francisdn, poète et artiste dont les ceuvres signées sous le 
nom de pliime de frère Gil.les, O.F.M. firent connaiire le 
Canada français aussi bien à Rome qu'à Paris, au Maroc 
fraiiçais et à Jénisaiem. 

Xé le 27 août 1873 ci baptisé sous les prétionis de ]osepli 
Acide, il prit vite gofit au- clioses de I'esprii par I'esernple 
de son père, agriculteiir-poète, qui avait fait son cours clas- 
sique et ses études de noiariat et arail fait de sa niaison uiï 
véritable foyer littéraire que fréquentait une brillante 
société. 

13nlré chez les Franciscains comnie frère convers en 1898, i l  
pai-iit en 1915 pour Rome oii i l  fut secréiaiïe du délégué 
apostoliqiie de Suez er éciiiit soli prernjer ouvrage intitulé 
« CIioses qui s'en vont >>. 

Timsféré à Paris en 1919, il y vécut derut ans, le temps de 
publier iin reciieil de poèmes dédié « À la vieille France ,> et 
de coliaborer à plusieurs revues françaises. 

11 passa ensuite ;iu Maroc, oii il enseigna le Français pendünt 
 si^ ans avant d'are envoyé à Jérusdem, priposé d'abord à 
la garde des Lieux Saints, puis ensuiie assigné comme assis- 
tant arcluviste à la Bibliothèque des Franciscains. 

Son oeuvre littéraire consiste en une dizaine d'oeuvres poé- 
tiques ou Iiiographiqiies beaucoup mieux connues en  
Europe qu'en son pays riad. 



Revenu ail Canada en 1938, i l  passa quaire ails à Baker 
Brook, au Nouveau-Bruns\i!ickI oii il produisit qiiarante- 
deux aquareUes pour venir en aide ii sa paroisse d'accueil. 

Maiade, il Fut rappelé a Pierrefonds, üii Québec, où i l  décé- 
da le 23 ai~iil 1945. 

Pigiire mEconnue en noire milieu, noiis avons cru bon de 
jeter un lieu de lumière siir. la carriéi-e assez exceptionnelle 
dc ce fils de Saint-Cliarles qui ,  comine son frère, nous fit 

grandement Iionneur. 

---------- 
LE MALHEUR FRAPPE UNE FAMILLE ------ 

Dans son édition du 16 novembre 1829, La Gcirc)lie de 
Québec faisair pardire la norice suivniite ; 
4 Né le 10 du mois courant, et décc'dé aussitôi, dans la 
paroisse de Si-Cliarles, Rivière Boyeï, i in  erifanr riiâle, ayant 
deux têtes bien distinctes ct rrois bras très flexibles; le toiii 
bien formé. 1.e bras siiinuniéraire, avec une main composée 
de hiiil doigls, partant d'entre les cliignons, entoiirajt le cou 
d'une des têtes. Cet enfant d'ailleurs fortemeiit constitué 
aurait pu vivre quelqzie temps, si le médecin eût été appelé 
assez à temps, et aiirait don.né lieu à d'intéressantes obser- 
vations, si la mère en niourant n'eût pas eupressément 
demande qu'il fût inhume aupr-ès d'elle. » 

La première partie de cet article est difficilement criiiqiiable, 
faute d'autres sources de reiiseignenients, majs la seconde 
apparaît asse;! contestable à pliisieurs points de irlie. 

D'abord, on lie sait pas daris quel Ctat l'enhnt est né ei dc 
quel secoiirs aurait pu êire un niédecin de l'époque polir lui 
assurer iine hypothétiqiie suMe que de plus, n'auraieiit cer- 
tainement pas souliaitée les parents, niêrne si le cas *ait pu 
éventueUemen~ intéresser la science médicie. 

De plus, le voeu dc 121 mère exprinié daris l'article du jour- 
ilal resseinble plus à iin embellissement de circoiistance de 
la part du cl~roniqucur qu'à un  reflet de la réaiiié, car la 
mère inounit irois jours après la naissüiice de son enfant et 
deux jours après I'inhumaiion de ce deinier. 

Voici iti extenso copie confornie des actes de sépultiirc de 
ces deus personnes : 

Ce onze novembre nli l  huit cent vingt-neuf, par nous 
yretse soussigné curé de Sdnt-Charles a été inhiimé dans le 
cimetière le corps d'uii erifaiit anonpic décédé la veille du 
légitime mariage de Pierre Laverdière, agriculteur., et de 
hlalie Élizabeth Pépin diie Lachance; préseiiis i I'inliuma- 
tion Mïcliel Feiltault el Louis Daliaire dont un seul a s iyé  
avec noiis. 

hlichel Feltault J.B. Perras, prêtre 



Note du curé P e m  : 
« b à deux têtes voyez le répertoire. 

Remarque : 
La leirre b désigne ici : baptême. 

« Ce quatorze novembre mil huit cent vingi-neuf, par noiis 
soussigné curé de Saint-Cliarles a été inhumé, dans le 
cimetiere, le corps d'klizabeth Pépin dite Lachance, décédée 
la veille dans cette paroisse, âgée de trente-cinq ans, épouse 
de Pierre Laverdière, agriculteur; présents à I'inhuniaiion, 
Pierre Dorval, François Lemelin et autres qui ont déclaré ne 
savoir signer. »' 

JOB. Peras, prêtre 

1 Registre des U.M.S. 1827-1843, p.56 
2 Ibid. p.57 

VENTE DE LIQUEURS ENIVRANTES 

Les minutes de  l'assemblée du conseil de Saint-Charles 
répètent souvent le règleillent contre la vente des boissons 
enivrantes depuis 2873. 

Le règlement n'est pas toujoiirs respecté; en 1883, le per- 
cepteiir d u  Revenu de la provitice pour le district de 
Montmagny oblige le coiisejl à intenter (les poursuites con- 
tre deux cjtoyens pour la veiitc de liqueurs eni\lrantes sans 
permis. 

La poursuite rapporta 250 $ ail consejl; 125 $ hireiit mis en 
banque et les 25 $ restaiit hirerit utjlisés pour aclieter. des 
chaises d'office, pour réparet- La table di1 coiiseil, faire une 
élévation pour cette table et hure une balustrade autour de 
cette élévatjon. 

II s'en suit qiie les deux hulifs demandeni iine licence et cile 
leiir es1 accordée; mais, l'année suivantc, 1884, la vente des 

!)CI r Ra y1120 1~d J1r{!t.)(~st boissons enivrantes est prohibée conime avant mais sur 
décision partagée. Ceci n'enipêclza pas la vente illicite ei le 
consejl a dû payer des soninies élevées aux avocats (432 $ 
en 1886) pour polirsuivre les contrevenank. Le révérend 
Cioutjer présente une requête pour poursuivre les vendeurs 
et le conseil doit s'occuper des ~ioursuites sigiiifiées par le 
notaire McKenzie, percepteur du revenu provincial pour le 
district de Mon tmagny. 

En 1887, quatre licences sont réclamées, mais seulemerit 
deux sont prises en considération en conformité avec l ; ~  loi 
des licences de 1878. Le coût d'une licence es1 dors de 
20 $ par année. Les tenants de licences ne doivent pas faire 
de venies inférieures à 2 gallons pour les boissons fortes et 
à 12 boutedes pour. la bière. 

La prohibition contiiiue de plus beUe el, en 1902, aiicune 
licence n'est accordée sans la permjssion du curé e l  du cori- 

seil ; le règlement milnicipal suivant esi donc approuvé par 
un vote de 258 voix contre aucune : .< La vente de Liqueurs 
enivrantes, fernientées, vineuses ei alcooliques en tolite 

quantité quelconque, l'enibouteillage et le commerce cle la 



bière, ainsi qiie l'éniissio~i de coule liceiice yoiir telles 
sentes sera prohjbée dans les limites de cette niuiLicipalit6 et 
sur les coiirs d'eai~ qiii en dépenderit depuis Ic le juin 1902 
jusqu'h réi!ocaiion du présent réglerneni. fi 

On ienla de modifier ce règlement jiisqu'en 1961 sans suc- 
cès et, ce ii'esl qii'en 1966 qii'un nouveau règlement fiit 

approuvé par référendum pour la vente de bière daris les 
épiceries 143 votes poiir, 5 conti-e et deux votes sont 
annulÉs. Deiix pennjs de bar dans les salles a manger sont 
accordés en 1967. Ces penriis rapportetit 50 $ chacuii à la 
miiiijcipalité. 

...................................... Femmd Lehlanc e e  
...................................................... Louis Lebl;inc piivate 

......................................................... Réal Hébert .pliviate 
.......................... ... .. Jean-Paul Mercier. ... ... ..private 

.................................................... Remi Tliéberge private 
Jean-Marie Routhier ......................................... private 

MARINE : 
.................................................... Gér;iîd Foilin matelot 

................................................ Roger Boulanger niatelot 

INFANTENE : 
Normand Lacroix ....................................... JeWnmt 

..................... Armand Grave1 ,sergerit major régimentaire 
...................................................... Benoît Chaboi sergent 

........................................................ Paiil Lacrois sergent 
................................................ .Armant1 Marcoux capord 

................................................. Wilftid Marcoux ,solda1 
Cliarles Leclerc .................................................... ..solht 

........................................................ Loiiis Leclerc soldat 
Ai-thiir Chabot ...................................................... ..soldat 

................................................... ------ --- Ég de Morency .,soldat 
................................................ NOS VET~RANS DES DEUX Mhur  Morency ..sol(la~ 

.................................................... Roniéo Fecteaii ..soldat -- DERNIERES GUEKRES 
.---- 

.............................................. AI-I ionelii Gosselin.. ..solkit 
Vétérans 1914-1918 

IWmTERiIIE : 

Ricliard Boulmger ........................................... capitaine 
Donald Boulanger ............................................ caliihhe 
Koméo Fecteau ................................................. .so!dat 
Wehe Cabrie. ................................................ ..soIht 
Fidèle L;icroix ........................................................ soldat 
Joseph C h e r  .................................................... soldat 
htliiir l'révost ...................................................... soldat 
Henri Rouleau ...................................................... soldat 

.......................................................... Roland Côté solcial 
..................................................... Patrick Bernier. soldat 

Rayuontl Bilodeausoldat ...................................... solda1 
I-lonorius Chabot ................................................ soldat 
Pliilippe RoiitlUer .................................................. soldai 
ibnland Rue! ................... ... ........................ ..soldat 
Henri Fraiette ...................................................... soltlat 
Lucien Asselin.. .................................................... ..soIcbt 
Ai.rnmid Coulure ................... .. ......................... ,soldai 
Mliiir Prévost ................................................. ..soltlat 

Cornpihalion faite : 

Vétérans 1939-1945 
par 1 >1i717L; L4r17114r)d PI-O;LC/X 

AVIATION : 
Cl]. Ed. Roy ........................................................ colonel 
Ra~wiond Lapierre ................................... iieute~~ant 
I\~anhoé lapierie ............S.....................,.......... 
h d r é  Lapierre.. ................................................. .capord 

........................................................ Jean-Ch. Roy privne 



SPORTS ET LOISIRS A SAINT-CHARLES 

Les sporis et les loisirs n'occupent pas une grande place 
clans l'échelle du temps de Saint-Cliarles. Les premiers sou- 
venirs nous viennent dii toui débiii du siède. Auparavant les 
habiunts de notre beau village arldent quelques diverlisse- 
[nents comnie par exemple : l'écliiitaiion, les tirs de clievaus, 
les veillées et bien sûr les caries. 

Des débuts jusqu'aux années 50 

L'influence des frères 

Le sport a été développé avec 1';irrivée des Frères de I'ins- 
tniciioii chr4tienne a St-Charles. Lors de leur arrivée: ils ont 
foui de suite irnplanté une rnentaljté sportive chez les jeunes 
garçons dolit ils avaient la respoiisabilité. La pztinoire el  le 
terrain de base-baJl étant sur leur terrain, ils ont tout cie 
suite amené les jeunes garçons ii pratiquer ces sports. La 
patinoire était toujoiirs plei.ne. Cliacun menait sa rondelle 
et jouait sur l'espace glac6. C'est là que les jeuries de 
l'époque appren~eiii  à dejoiier el i contrôler la rondelle. 
De plus, les étudiants pouvajent pratiquer des sporls 
intérieurs dans la salie blanclie, qui é b t  à l'époque adja- 
cente au collège et que l'on retrouve encore air le rerrain 

du Cenlre éducatif. Le badmintoii était le sport le plus pra- 
tiqué dans cette salle. 

L'équipement pour entretenit- la patinoire émit nidinientaire. 
11 Fallait aller remplir de grosses barriques de bois au luis- 
seau des soeurs, qui se trouvait à peu près OU se trouve la 
riie dri Centre éducatif et les ramener i la patinoire. Er 
comme celle-ci se trouvait esposée aii gland vetii, elle s'em- 
plissait de neige à tout coiip lorsque le nordet se levajt. 

La patinoire était faite de~lx fois pendant I'luver, une fois ail 

début de décembre et rine fois à La 6n de décembre ou ali 

début de janvier. La pluie venajt iiabiruellement défaire la 
7 1 

.-- I 

Hocke!. air la pntirioice du collège 1943 

patinoire aval1 Noël. La saison se 
temiinait au mois (le mars quand 

1 le soleil faisait foiidre la glace siir 
le bord des bandes. 

Les rnomenls Forts p o u r  les 
sports dans les années 30 ébjent 
pendaiil les vacances. Durant 
l'été h saison de base-baU baiuir 
son plein. Pendant les vacances 
des fêtes, on formait des équipes 
de Iiockey et on s'affroiitait ai1 
grand plaisir des spectateurs. 

Chalet da loisin eri 1951 iiicéi!dié tii 1967 

Pli010 Raymond Pevvost 



Les premières équipes de hockey 

C*est \lei-s la fin des années -30 et le début des aiiiiées 40 qiie 
la première vraie équipe de Iiockey de Saint-Cl~arles a été 
formée. Cornliosée de Robert et Raymond Prévost, Laval 
Marquis, Louis et Bernard Lacrois, Léoii Cürrier, Julien 
Laurendeau, Jean-Paul Cliabot, André Routhier et Marcel 
Mercier de Ea Durantaye; cette éqiiipe jouait s~~i*tout les h s  
de semaiiie et quelques fois lin soir pciihnt la sernzine. ;\ 
l'époque, il n'y av;iit pas beaucoup de hgiies organisées. Les ll~xkey pentlanr la ~acmci3 dtr Noël  194 1-1947 

équipes s'organisaient des parlies entre elles. Les adver- 
saires de I'époqiie étaient Livis, Sr-Romuald et plusieiiss 24 pallies. De 300 à 400 petsonnes s'amassaient autour de 
équipes de Québec. la patinoire pour encoiirager leur équipe. Quand il f;iisait 

kop froid, on pouvait eniser dans la grande salle pour se 
On aiiaii clierclier les équipes eii snow niobile, ou  encore, réchauffer. 
elles arrii~nient par l e  train le samedi soir. On disputait un 
niatcli le soir mênic et l in  deuxiénie le  dimanche après- La plus graride rivalilé de l'époque était :ivec Lévis. Les 
midi. Les nieilletirs hivers permeliaient de jouer entre 20 et matchs étaient ipprenieni disputés entre ces deux éqiiipes. 

lp- l 
i ? ~ i ! l ~ i i  DE 1948 

De gaiidic. à clroite : 1. -G cas coi^, A. Laroclielic. J 1.aurendeau. 3 lac roi^. Ray Prévost, .Ji. Routhier. R. Beaudoiri. K. [i;illaire. Il. C;oiithier, R. Pi+vur;t, (; Rayer. 
i, Camer, L. Marquis. J P Ctiabor, H. Blaiç. I..-P Lacroia Cr;aieiiseti!. Claude Marquis 
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Dans les annécs 50 des équjpes de la région se sont 
développées et Saint-Anselme, Saint-Lazare, Saint-Rapliaël et 
Saint-Damien ont Fornié les leurs. Pour se rendre dans les 
autres iriunicipahtis, il fallait se s e t i r  du sno\ir mobile. Lois 

d'un voyage à Sain[-Anselme, le snow mobile avait versé 
trois fois pendant le trajet. 

Les tournois ont débuté dans les années 40 à Québec. Ceiis- 
ci se dérou1;tjeiit aii vieux Colisée et étaient ouverts, à ce 
qii'on appelait à l'époque, aux clubs indépendants. Pour M. 
Raymond Prévost, ces tournois sont les rneilleuis monicnts 
de sa carrière au hockey Comnie Mnt-Charles n'avajt pas 
assez de joueurs, on devait engager des joueur-s de l'es- 
térieur, souvenl de Lévis, pour conipléter I'éqiiipe. Une 
année, ils se sont jnclinés eri tlemi-finale contre les 
Sénateurs de Québec propriété de Ftank Burns futur pro- 
priétaire des Citadelles. Trois joueurs de cette éqiiipe 
joiiaient pour les As de Qiiéliec. 

De 75  à 100 peno~iiies siiiilajent alors l'équipe a l'extérieur. 
On devait déplacer lotis ces gens dans une région oii les 
roules entretenues étaielit rares en Iuver. Le snow niobile, le 
train et le bateau étaient les transports les plus utilisés en 
Iiiver. Qiiand les rnatctis avaient lieu à Québec, les équipes 
se faisaient transporter en snow mobile ou eii train jusqu'h 
Lévis, et de l i ,  prenaient b taverse jusqu'à Québec. 

Jouer deliors arneiiait parfois quelques incoiivénients; Ic 
Froid el le veiit étaielit sou~~enî de la partie. Alon que Sajnt- 
Cliarles jouait à Sainte-Anne. le gardien de but Louis Lacroix 
s'était gelé les pieds. Il avait dû courir en pieds de bas 
aiitour de l'liôrel pour pouvoir se les dégeler. 

Le début du base-ball 

l e  bae-hdl était plus sti-uchiré à I'époqiie; on le pratiquait 
déjà depuis les années 20. Lété, favorisant les déplacements, 
avait amené la formatioii d'une ligue dans la région : Saiiit- 
Charles, S;ijnt-Vallier, Saint-Gemis, Saint-Rapliaël foiniaienr 
cette ligue. Le docteiir Nadeau, Maurice et Henri Freiielte, 
Norniand Lacroiu, les frères Prévost é\7oluaient sur le terrain 
de base-ball qui se trouvait denière le collège. 

Des années 60 à nos jours 

L'époque a Alouettes )> 

Glissoire [le I1'0.TJ 195 1 

Phoio . R;i!~iiorid PrGcist 

'( ),Y - 

À 1ü fin des années 50 et au début des années 60, les 
Alouettes de Saitii-Charles ont fait les délices de leurs parti- 
sans. Cette éqiiipe ét;iit composée entre aiiires de Claude 
hlarqtiis, des frères Jacques, fies, Marc cr Denis Breton. de 
leur cousin Micliel, de Yvoi~ GosseJiJi, de Cyrille Routluer, de 
Yvon Aiibé et de Jiicques et Yves ktcroix. 

11s otii participt. à plusieurs reprises au niararhon de 
Moliiniagny où ils ont faii la pluie et le beau temps. De 1960 
à 196 j, ils ont remporté ce tounioi à cinq reprises et peidii 



[fi.. - 1 
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1s-:s ~i.riiii:r~s 1967 

Deboiir. (Ir gnuctit. i droite l i c i i i s  Hir toi i .  \ires Breton. Marc Rreicin.]xqiia lecoiriple. Yvori Aiibé, Yves Lacro1.s. >liclirl Bntoii, J;icclilcs R ~ t o i l ,  I.;ipiem, 
Clérnri~t Iioiitiii. h i 3  de pauclie à droite : Éiiiile Carrier (fidèle supparier). Cyrille Roiltliier. (:l:iiidil hlarquis (eriiraiiieiir). Gilles G:iil[ardetz (gadieri de hiit). 

Kodirgiie Tiirgtori. Yvoii C i o s ~ l i ~ i .  h1;irius Ko}, (soigrieiii ei liréposé à l'ér[iiiprnerit) 

une fois en finale en 1963. lx jeu défensif était déjà à la 
mode i cene époque. Les Aioiietrcs ont réussi à blancliir 
leiirs adversaires lors de deus iouniois et ont aussi rem- 
porté le niarathon de Saint-Damien à quelques reprises. 
Dans la ligue intermédiaire (le Bellecliasse, ils ont réussi 
une saisoli de seize victoires et de deus parljes nulles, en 
plus de tout r d e r  en série. 

Pour terminer leur saison, ils se r cnd~en t  h I'aréna di] parc 
Victoria à Québec polir y displiter la série indépeiidantc. 
C'blair 1111 iournoi qui i.egroiipaji les meilleures éqiiiges dc 
la région ei servait à désigner l'éqiiipe de l'année. Les 
nieilleures perl'osmances de Saint-Cliarles ont été deiis 
défaites en denii-6nale. 11 faut dire qu'à l'époqiie plusieurs 
bons joueui~; parlicjpaieiii à ces tournois. Eri 1961, ils utit 

reiissi iin exploit raremeiir vil, Lors d 'une demi-finale, au 
totd des poinis hce au Québec Moteur, Saint-Charles com- 
mençait la renconlre mec i in déficit de quatre biits. Dés le 
début de In renconire, ils ont ramené ça à deiix d'écart. En 
débiiî de deiixièmc période, ils ont niarqiié uii troisième but 
avant tie voir leiir opposant en iiiaryuer Lin. Unc miniiie 
après Saint-Charles reprenait ce biit en marquarit. la 
troisième iiiinute du deniicr tiers Saint-Cliarles égalisa les 
climces. C'est lin but ai siipplérnenîaire, niarqué rlii centre 
de la patinoire, qui permis au Québec Moteur de I'eniporier, 

Les supporieiirs pouvaient être bien Gers de leurs Aiouetles 
qui n'avaienl rieii à envier aux autres équipes. Tous les 
joueiirs portaient uri uiiiforme el avaieiit leurs billons de 
hockeys (des Sherbrooke) fout-nis. Pour aider ii payer [out 
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ça, on passUt le chapeau pendant les matchs locaus, on 
ailail voir des commanditaires dans la municipdité et de 
iemps en temps, on organisait des bingos. M. Marius Roy 
s'occupait de tout I'équjpement des Alouettes. 

En 1967, l'équipe a éte dissoute et les joueurs se sont joints 
à d'autres éqiijpes lioiir poursuivre leurs cariiéres. Pour 
revoir iine équipe de hockey de Saint-Charles il faudra aiten- 
dre jusqu'à l'ouverture de I'aréna en 1980. 

Les Éperviers 

hiec l'ouverture de I 'aréna, Saint-Cliarles ne pouvait rester 
sans équipe de Iiockey. Les Épeniers de Sdot-Cliarles ont 
donc été créés. Evolwant au début dans la Ligiie intermé- 
diajre de l'Est, ils ont remporte plusieurs champiorinats. 
Une nouvelle génér;ltion de joueurs faisait partie de cette 
équipe. Les François Marquis, Guy Leclerc, Michel Boucher, 
Gilles hselin, Denis Prévost, Réal Prévost, Robert Snvoie, 
Jean-Paul Rue1 et bien d'autres ont évolué pour les 6per- 
v ie f i .  

Quelqiies jeunes joueurs de Sainl-Charles, qui forment le 
noyai1 des kperviers d'aujourd'hiu, ont joué à l'époque dans 
celte I.igue, pour I'équilie d u  Marrin Auto entraînée par 
Claude Marquis. Il y avait Pierre Breton, Eric Breton et 
Simon Gourgues. 

Quelques années plus tard, cene ligue a été dissoute ct rern- 
placée par la Liguc Défi qiii ne regrouptlit que des équipes 
de Bellechasse. La aussi, Saint-Cliarles a toujours été bien 
représenté par les fiPenlien. Deux cliampioniiab des séries 
et quelques-uns en saison régulière et siirtout de belles 
rivalités avec Sdnt-1-Ienri et Saint-Genlais ont aniitié les pas- 
sions des spectateurs. 

Les enfants des douenes ont suivi les traces de leurs pères 
en faisant leur entrée dans la grude équipe. 011 peut remar- 
quer les deux fis de Jacques Breton, Éric et Séhastieii et le 
Iils de Michel Breton, Piei~e. D'autres proilenml de faniilles 
éiablies à Saint-Charles ont aussj apporté un  sang nouveau à 
l'équjpe. Les Sylvain Leclerc, Steve et Raymond Dutil, Roger 
Lminglois, Jocelyi et Yvan kaflamme! et Simon Go~irgues sont 
venus prendre la relève de leurs prédécesseurs. 

Voulant relever de nouifeaus défis, les Bpenliers fireni iin 
saut de deus ans dans la Ligue commerciale de Québec, où 
d'anciens joueurs de la INA évoluent. Après deux bonnes 
saisons, ils q~iinaient. L'éqiiipe n'a pas fait parrie d'une iigue 
au cours des années suivantes. 

11 faudra aflendre 1998 polir que Saint-Cliarles soit à nou- 
veau représenté, daiis une ligue. La Ligue de Iiockey Beauce, 
BeUechasse, Frontenac, où la mise en échec es1 acceptée, 
amenai! les partisus à s'aniasser dans I'encein te dc l'aréna. 
Une moyenne d'environ 200 personnes assiste aiLu matchs; 
phénonièiie rarenient vu à Saint-Cliarles. 

Après un mauvais débrit de saison en 1998, les Éperviers ont 
repris le clieniin que leurs pairs avaieni tracé depuis pliis 
d'un demi-siècle. On peut dire que le hockey est en bonne 
santé dans notre patelin er ce n'est pas demain la veille que 
Saint-Cliarles n'excellera pas dans cette disciplii~e. 

11 est faux de croire que Clinstian Lailamnie a été le seul 
joueur de l~ockey de Saint-Ctiarles 3 hloluer dans la Ligue 
nationale de liockey. M. Guy Labrie a joué à ta défense pour 
les Rangers de New York, lors des saisons 1945 et 1346. 

l \ 
Guy I,;ibrie, né à Saiiit-Chsrla le I l  ; i i i i ~ ~  1'121 

Rai~ger de New-Yurk. I...K.H. 1943-1946 



Ensuite, il a joué pour Slier-brooke dans Ic senior et 3 été 
joiicur entraîneur pour Rivière-du-Loup. II est né à Saint- 
Charles le I i août 192 i 

1 
- -- 

Chrisiinii Laflamme I I ~  à Saiiit-Charla le 24 novenilire 1076 

Rliick Hawkr de Chicago L.N.H deliiiis i998 

Quant à Christian Lailamme, il a ét& repêché par les Black 
Hawks de Chicago ct évolue présentement dans la LNII. 
Choix de deuxiéme ronde de Ckicago en 1996, il a ni.arqiié 
son premier but dans le circuit Beitnian le 24 novembre 
1998 contre les Prédateurs de NashviUe. 

Le hockey boom fi 

Un autre sport où Saint-Cliarles s'est disringué au cours des 
années SO c'esi le « hockey booni ou liockey à pieds. 
Saint-Charles aval trois équipes dans la ligue du temps, le 
Caisse Pop, Ic Meuble Idéal et Orca. C'esi trois équipes 
6rrolu;iient dans une ligue où les ni;iicIis avaient toujours lieu 
à Saint-Cliarles le vendredi soir. llne g m d e  rivalité existait 

( , / I l , ' (  > , f 7  [ y /  IF\ l,.l KI !.Y.!'< 
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enire le Caisse Pop de Saint-Charles et les Iniéi-os de Saini- 
Cenuis. 

Le clirinipionnat provincial a même déjà eii lieu à Siijni- 

Charles. D'iine duree (l'une fiii de semaine et se déroulant 
24  heiires su r  24, ce charnpioiinai av\;aii attiré des équipes 
d'iin peu partoiit ail Québec. 

Aujoiird'li~ii encore iine ligzie survit à Saint-Charles, cjle 
compolle six équipes doiit une de Saiiit-Clinrles. Ce spori est 
toiiiefois en perte de populariié et esi en voie de disparitjon. 

X1;i b d e  molle 

Jusqu'aux années 50, ce sport se jouait h mains tiiies. Seul le 
laiiceur, le receveur ei le joueur de premier bu1 avaient droit 
de porter un gant. 11 a ioujoiirs eu clcs joueurs de balle à 
Saint-Cl-iarles, mais il a fallu aiteildi-e les années 70 poiir 
\loir appaistre Urie équipe orgaiiisée. Le toui a comniencé 
avec des  joueurs cornnie Georges Bélanger. Maiirice 
Lapointe, Jacques Patry, Denis Létourneail et Jean-Ciiy 
Laflamme. Cela c'est poursuivi dans les années 80 avec 
l'équipe des Foiidations J .  Leclerc qui représentait notre 
niunicipalité dans la ligue des caisses pop de Bellechme. 
On cetrouvait i iioiiveau Jacques Patry dans ce groupe, mais 
cette fois-ci avec les Michel Pr-oulx, les frères 
Bouclier : Micliel et Jean, Martin i\iibé, Robert Savoie, 
Daniel Vermette, Yvon Bernier, Jocelyn Lapointe, Pierre 
Breton, Sylvaiii L.eclerc, Stcve Dutil, Dominic et Siinon 
Gourgiies. 

Le Charolais champêtre 

Cette grande fêle f o r ~ n e  a débuté en 1971 sous la prési- 
dence de M. Robert Prévost. Par Iü. suite M. Claiide Marquis 
à prit la relève pour Ics onze années suivantes jiisqu'i la Gn 
du Charolais eii 1984. 1.e Cliarolais champêtre a perniis à 
Saint-Cliarles dc se faire coniiaître uii peu partoiil dans la 
région et à travers le Québec. 

Cetzc f6te fainilide étaii centrée sur un BBQ de boeuf charo- 
lais, Elle était complétée par des compétitions sportives 
telies que  : @a de liinc, partie de balle el rodéo de cochon; 
des activités ciiltiirelles telles que : coiicerts rock et c.ounts; 



de l'animation pour les enfants, des expositions, iine liarade 
et des manèges qui attirajeni bieri des gens. 

Une année, on avait préparé jusq~i'à 27 quarriers de boeuf 
charolais avec iine moyeriiie de 11 0 sre;ik,s par quartier. 
Cette même année avait géiiéré des profits nets d'envi roll 
32 O00 $. 

Après la quatdème année  du Charol;iis cliampêtre, une idée 
germait celle de construire une aréiia pour investir les pro- 
fits générés. L o s  des premières années, les profits étaient 
versés à des organismes cornniunau taires; [nais à présen i 
que la fête rapportajt beaucoup d'argent, on avaii décidé 
d'investjr ces pro61.s h s  un plus grand projet to~it en con- 
tinuant à en faire profiter. les organismes conimiinauhres. 
Un comité d e  co~istructjon f u i  forrné de M M .  Claude 
Mürquis, Conrad Pare, Dominique Prévost, Lucicn Boivin, 
Rajmoiid Roy el Rolland Corri.ifeaii pour inener à t e n e  ce 

gmd projet. Aidés de nombreus bénisoles, ils ont réussi à 
trouver le reste du financenxent pour construire uiie bâtisse 
qui fut  inaugurée le 9 mars 2980. La première année, on n'y 
retrouvait qu'une glace nalurelie. L'année suivante, un sys- 
tènie de réfrigération Ctaii installé pour permelire d'avoir 
une glace artificielle. Des niodifications ont été apportées 
d'année en a n n é e  pour améliorer I'aréna. On n'a qu'a se 
rappeler l'ajout de deux chmbres supplémenrnires en 1997 
et l'acliat d'une siirfaceiise en 1 998. 

Aiijourd'hui, elie permet à une ceniaine de jeunes de jouer 
au tiocksy par le biais du Iiockey mineur, à d'auires de pra- 
tiquer le patinage artistique et h d'autres encore, d'utiliser 
les comniodités dii gymnase. 

_ - _ _ _ . -  _ ---.----. --- 
-- AUTRES ACTIV~TÉS DE LOISIRS A SAINT-CHARLES 

.-.-. ---- .--- 

Si (igt. dr.imariqi:e iY-i5 
De gauche droite Gecirgette Ruel,]emnette F'6vmt,Je;uirie t;oulanger, Lucillr Breton, Madeleiiie Foiimier. Rosana Bkiis 

&sise Judith Bernier, Blariche Biais, Gai~rielie hlnrcoiis, K i m  Rlais - - - - -  - - -- - . - - , - - 

. 10.2 , 
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de gaiiche à droiie . ivfüsinic Roiithier, Oi~i la  Prévost, Ociave Bul)ë GracieuarL: . Mnie Coleite Diihé-Siriioiieaii 



A LA RECHERCHE DE L'OR EN 1902 

En octobre 1902, inon père, Hector Prévost, quiruil à l'âge 
de 18 ans, le foyer paieniel du rang du Hdiit du Sud pour 
entreprendre la traversée du Canada à destination du Yukon 
el participer a cette ruée vers l'or dont on parlait depuis 
1896. Je !'ai maintes fois eiitendu raconter les péripéties de 
cette mémorable aventure lors des longues soirées d'hiver, 
el c'était, pour nous enfants. un vrai conte de fée duquel 
ressor~ait toujours iin fait nouveau à retenir. 

Pour financer son voyage, rnon père dut emprunier dei~u 
ceiirs douars d'un oncle maternel. U prit le train i Québec 
pour Montréal où il transféra pour Vancoiiver. Ce dernier 
trajet durait qiiaire joiirs: au coût de soixante-quatre dol- 
lars. 

Arrivé à Vancouver, il prit le paquebot pour franchir sur 
I ' o c h  Pacifique les &Y-huit cents milles qui I'mè~ieraient 
à Skagway (tUsk,2), ei ce, pour la modique somme de vingt 
dollars. Puis, de I#, i l  fiilait franctiir cenr vingt milles en 
train à travers niontapes et lacs poiir aneindre Whtehorse. 
Coût : \ ing  dollars. 

Ea dislance d'une trentdne de r d e s  qui séparait cette i d l e  
du lac Labeige, source du fleuve Yukon, devait se frmchir 
avec des clievaux. Rendu là, il fdait prendre iin petit biiteau 
pour se rendre à Dawson, trajer de quatre cents d l e s  qui 
se parcourait en quatre jours sur mi fleuve Yukon parfois 
ctzngereux. 

Pour aiieindre ensuite la rivière Klonrljke, d u e n i  du Yukon, 
il fallait faire le trajet % bord d'iine grande embarcation. 
N'ayani plus que seize douars en poche, papa n'eiir d'autre 
alternative que d'accepter la ache de ramer poiir combler 
la diffirence du coîit du billet. Seize passagers étaienr à 
bord, dont deux Canadiennes. 

Un potage daiis le bois sur une quinzaine de niilles vin1 
e d n  coiirorilier soli périple et le condujsit à a Klondike List 
Chance >>, qui ouvrai~ toutes graides les poi-tes du rêve, de 
l'aventure ei soiiveni aussi, de la désillusion. 

Après iine teUe odyssée, resîiiit niaintenant à cliercfier et 
trouver de l'or. La preniière dimarche i entreprendre était 
de louer d'un propriétaire un emplacement sur le bord de 
la rivière choisie poiir opérer. Ori troiivera à la fin de cet 
exposé la reproduction d'un contrai de location signé p;ir 
mon père en 1906. 

Ceci fait, i l  faut se mettre à l'ouvrage. I'outillage est irès 
rudimeiitajre. On dégèle la terre par de la vapeur et on 
creuse jiisqu'au roc. Des filets jaunes indiquent la présence 
du méial précieux. Chaque pelletée de terre est lavée, c'est- 
à-dire, jetée dans des dalles où circule de l'eau e l  arnenéc à 
utie cujle au fond de laquelle I'or se dbose.  

[.es pépitm de la grosseur d'une tête d'épingle ou d'un grain 
de riz sont recueillies dans de petit sacs en chamois, car I'or 
s'use facilement, pour être ensuite échangées à la banque 
contre de la monnaie ou des biiiets. Le conîeiiu d'un petir 
sac de la grosseur d'uii bol à thé est évalué i dix-huit cents 
dollars. Deux boÎtcs de la grandeur d'une livre de beurre 
valaient cinq milles douars. Le nijneur gardait soixante pour- 
cerit de la valeur de l'or écliangé, la bdmce allait ail pro- 
pliémire du terrain. 

Outre des pépites d'or, j.l arrivait parfois qu'en cl-eusant l'on 
trouile des ossements d'anjmaux préhistoriques mesurant de 
trois à qujnze pieds de longueur. Les plus b e a u  spécimens 
étaient confiés B des mirsées. 

La vie dans les canips de mineurs était à tout le moins rl"- 
cile. L'approvisionnement cequerai t beaucoup d'efforts car il 
faliait couvrir de grandes disrances i pied pour aller à la 
viUe la plus proche effectuer les acliats. Lc retour se faisait 
cependant au moyen de cliiens oii de clievaux, car on faisait 
provision pour quatre mois. 

Chiiqiie mineiir étair cuisinier à tour de rôle. Un petit poêle 
de tôle servait à l'intérieur alors qu'on iitilisait un Cour 
instaüé ii coté du camp pour cuire le pain. La farine se 
vendait un dollar la lime ct les patates à un coUt encore plus 
exorbitant. Mon père racontait qu'un Jour de l'An, il s'était 
payé le luxe de s'en procurer deus de format moyen pour 
un dollar : * Je les ai mangées comme desseri sous les 
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and I (or wc) solcmnly swcar :- 

C That 1 (or WC) am (or are) unaware that the land is other khan 
\ 

vacant Dominion Lands. 

2. That 1 (or we) did on the .------.. 
O L Y . Y I L - - I ~ O . C ~  I I  the hou1 oLd:LL? *.,...marli 

outmon th t  pound, in accordance in every particularwitli the provisions 

ot the mining rcpulations [or the Yukon Ttrritory, the claim Lot wliicli 1. 

(or we) make this application, and in so doina 1 (or we) did not encroacli 

on any athtr chim or mining lcration prcviousiy :&id GU: IF I n )  i j t ! . : i e  

ptrson. 

3 That the length of the said claim, as nearly as 1 (or we) could 

mtasure i s _ . . M a f e t t ,  and that the description ot this 

date hcrtto attachtd, signed by me (or us) sets forth in detail, to tlie brst 

01 iny (or our) knowltdge and ability, its position. 

4 That .,I ,(sr ye) sukcd the claim by planting two legnl posts 

nunibered i and 2 resptctively and that NO. 1 i 5 4 a w n a U - . . ~ d -  

nilri i t I --  d i s c o v e r y .  
5, Thar 1 (or we) makt this application in tood faith, to ricquire 

the claim for the sole purpose of mining to bc prosecutcd by mysell (or 
US) or by rnyself and associates, or by rny (or our) asçigns. 

4 That 1 have not prtviously used my mining rights o n  the hereia 
above named creek. 

S W O ~ H  before me ,I(.u,N.-!.R -- .................- 

---. .......-,..--_- Y.T., this 



regirds pleins d'envie de mes compagnons. 

La nourriture intéressait aussi les ours, et papa raconîait 
qu'uiie nuit, un d'entre eux avait défoncé le mur di1 garde- 
niaiiger du camp a coup de pattes et s'était payé une bonne 
bouffe. Pour remédier au problème, les niiiieurs avaienl 
recouvert de tôle un poteau au liaur duqitel ils tiissaient 
leurs provisions. 

1.e confort était inexistant. Le camp n'avait pas de phncliec 
On couchai1 sur la terre baitue, recouverte de branchages 
de sapin sur lesquelies é ~ t  posée iine paillasse. 

La religion n'était pas négligée. Lcne petite cliapelle située a 
deux niilles entlron permeltait à iin père Oblat de Dawson, 
de venir administrer les sacrements et célébrer la messe à 
toiis les qujnze jours, sauf en hvec 

Durant cette saison, il fallait se rendre à l'église de Da\\son 
située à trente-cinq milles du camp. Comme inon père était 
croyant et fervent cliretien, il ne pouvait nianquer la messe 
de minuit et il parcourut la tlj.st;lnce à pied à chacun des 
Noël qu'il passa au Klondike. 

Bon marcl-ieur, sac au dos, cliaussé de mocassins, i l  se fai- 
sait un devoir d'accomplir ce qu'on pourrai1 appeler son 
< pèlerinage i la Crèche de l'Enfant Jésus ». !\près avoir fxit 
ses dévotions et assisté à la Messe de minuit, il i.evenfit aii 
canip le lendemah en traîneau à chien. 

Ce q u i  explique son éloignement de Dawson est que, I'hiiler: 
il luj fallaiiir travailler comme bi"ic1leron dans les forêts de la 
région. [l s'est menie rendu bûcher josqii'à soixante-cinq 
milles dans le bois. La mine lie fonctionnait qu 'au rdenii 
durant la rude saison. Des froids de cinquante-cinq à 
soixante degrés Fahrenheit sous zéro défe~itlaient tolite sor- 
tie car il y avaii danger de se geler les poumons. 

L'hiver est très long dans cette région et durant quelques 
semaines i l  fajt continueUement nuit. Puis, peil i peu,  le 
soleil se montre de onze heures à quatorze heures. De rnai 3 
octobre on ne saurait trouver des cieus plus clémerits. De 
juin à août, il ne fait jamajs nuit. Le soir, le soleil descend 
vers I'horjzon, mais il ne disp&t pas; c'est le phénomètic 
du soleil de minuit observé près du cercle polaire. 

. . --p. . . . . . p~ 

Par les tenips froids les plus rigoureux, des meutes de loups 
liurlent de Faim. Ils se tiennent en baiides de quinze enviroii 
et gilettent à l'orée des bois le cariboii ou I'odgnal égaré. 
Jmpossible de sortir à la tonibée du jour. Enragés, ils peu- 
\lent s'attaquer à I'liomme. Us ont dévoré une famille com- 
plète déjà. Souvent ils ment le plus ileux de la meute pour 
se iioitrrir. Voyant les ravages que causeni ces bêtes voraces, 
le gouvernement donnait uiie prime de chasse de sept dol- 
kirs par Iiête abattue. 

Ce récit est bien incorriplet et il y a u h t  encore be;lucoup à 
dire sur la course à l'or du Klondike. Des gens de toutes 
nationalités s'y rendirenr. Cordre ei la sécurite émient niain- 
tetius par la Gelidarmerie Royale du Canada. Mon père 
racoiitai t que deux Beaucerons avaient été tués; niotif : le vol 
de l'or. Après enquête, oii fit venir les époiises des victimes 
pour I ' identhtion des bas et sous-vêtemen~s irjcotés à la 
main, et encore à l'état neuf, décoiiveris dans les bagages 
des présumés meiinners. II semble bien qiie le témoignage, 
de ces dames fut probant car les suspects fureni juges, trou- 
vés coupal~les et pendus. 

Ce qu'il faut retenir de cetic grande aventure c'est I'iiitrSpi- 
dité, le courage, la ili~jllance et l'esprit de sacrifice qui ne 
inanquaient pas à ce jeune gaiIlarc1 de six pieds, pesant deux 
ceiit quarante livres. Ji lie crajgnait ni la inisère ni 1'effoi-t et 
le travail iie le rebutait pas. Il  acquit wssi une endurance 
peu commune, comme le prouve cet incident où ,  s'étaiit 
ébouiUanté les deux jambes jusqu'aii genoux, il passa un 
hiver les deux pieds sur une bliche, sans aucun secoiirs 
médical. 

Mon père revint à Saint-Charles en 1910, fit I'acqiiisition 
d'une ferme, se mafia, et Sleva une f a d e  de huit enfanls. 11 
décéda à l'âge de soiiiaote-dLu ans. 

La mariirité que Iiii avaient tôt pr.ocurée ses Iiuit années 
passées au Klondike le caractérisa toiite sa vie. De lui, nous 
gardons le souvenir d'un honinie bon, calme, au jugement 
s i r  et qui ne se Jaissait pas démonter par un rien. II en avait 
tellement III d'aiitres. 



SA INT-CH ARLES-DE-BELLECH ASSE 
A DE QUOI ÊTRE FIER ! - 

Mes recherches eri généalogie m'otit fait découvrir un a h -  
cle de René Lagacé, extrait du journal (( Concorde ,, daté de 
1956 qiii nous décrit la vie de CyriUe Duquet, inventeur, fils 
de joseph Duqiiet, fetniier de Saint-Chai-les-de-Bellechasse, 
inarié à Madeleine Therrien le 15 janvier 1828 i Sainl- 
Charles. Cyrille était le dernier de ') enfalits et est né à 
Québec le 31 niars 1841. I l  épousa Adélaïde St-Laurent Ic 
22 Février 1865. Cyrille décéda le P décembre 1922. 

C y d e  Duquet, inventeur & renom 
(par René Lagacé) 

Cyrille Duquer, cet inl1enteur canadieil-français de grande 
renommée, dont les oeuvres ont fait rejaillir beaiicoup 
d'lionneur sur ses concitoyens de la cité de Climp!;iin, est 
venii, diiratit sa jeunesse, à uri cheveu près de deirenjr un  
ai-tjsle peintre. 

Et n'eût été de la perspicacité et des siiggestioiis pratiques 
d'un gmnd peintre de l'époque, ses grandes aptitiides scieii- 
tifiques aurajent périclité el la gent scientifique n'aurait 
jamais ctinnii les grands développements qu'il a si1 apporter 
dans divers domaines. 

Le jcune Ouquet avait à peine atteint sa treizième année qii'il 
-\loiilait devenir peintre. II i:enaii d'abandonner ses études à 
la peUie école de Saint-Jean-Raptiste. Sa nière le mena chez 
ThEuphile Hamel, alors uii peintre de grande reiiommée ii 
Qiiébec. Eue \loiilait obtenir l'opinion de monsieur Hamel 
sur la possibilité de faire siiivre des cours ;irtistiques au 
jeune Duqiiet. C'était à une époque dure et la famille Diiquet 
n'était pu très riche. 11 ne failait poiiit gaspiller. 

Monsiciir Hame] disciita assez longuei~ient avec le jeune 
Duquet et sa mère et eii vint à la conclusion que le jeune 
garçon avaii de grands dents ,  mais ses talents n'étaient pw 
uniquemeni portés vers la peinture. Monsieur Haniel sug- 
géra à madame Diiquei d'orienter son fils vers l'horlogerie 
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ou iin aiitre métier semblable. Le garçon avait un talenl poiir 
Iti peiriture, mais il ne fallaii point 1'encour;iger à s'engager 
dans cette carrière qui, d'ailleurs, n'émit point rémunéra- 
trice. Ce joiir marqua donc le point tournait dans la i5e de 
ce graiid inventeur. [.e destin jouai1 en faveur de la science. 

h treize ans, Cyiille Duyuet dfiiiit aide bijouPer. Tl  passait 
sur la rue Saint-Jean qiiand il vit dans la vjtrine de la 
bjjoiiteiie Gentlron une petite enseigne sur laquelle mon- 
sieur Gendron airaiait écrit une deniande pour un apprenti. Le 
garçon f i t  application et on lui offrit le salaire fabulcus d'un 
douar par mois, nourri et logé. 11 accepta. 

Mais voilà que, quatre a i s  plus tard, il apprend que d'autres 
apprenlis reçoivent sept dollars par mois. Enragé, il laisse 
son eniploi et s'en cllez lui au milieu de l'aprés-midi. Sa 
mère lui demande s'il est nidade. Après explications, elle luj 

enjoint de retourner à son emploi et de cornliliiec son 
apprentissage. Elle lui sert iine semonce qui pourrait fort 
hien s'appliqiier aujourd'hiii à beaucoiip de jeunes gens. 
Premièrement, Si-iUe avajt pris engagement sans consiilter 
ses parents; plus important encore, il avait signé u n  contmr 
avec monsieiir Geildron; il lui Fallait donc respecter sa si- 
gnature aii prix de tous les sacrifices possibles. Et Cyrille 
retoiirna i son travail "comme un Iiomnie", ainsi qu'avait 
dit sa mère. 

Uri jour; Cyilie apprend que son patron veut déménager sa 
boutique de I'aiiire côié de la nie Saint-Jean, I i  où est situé 
aujo~ird'liiii le magasin de tabac Langlois. Liii ceriain mon- 
sieur Bilodeau était propriétaire de Iü boiilique où Cyrille 
travai1l;ùt. Le jeune homme, qiij avait complété son appren- 
tissage, se rendit vair nionsieur Bilodeau, lui esplicliiarii 
qu'il voulait louer la boiitiqiie et "partis 3 son compre". 

Monsieur Bilodeau le considéi-aii un Iieii jcune et, sirriout, 
p i l ~  assez solvable. "JJ"ai quarante douars el mts dix doigts", 
de répondre avec entliousiasme Ic jeune Iiomme. Le pro- 
priétaire en resta bouche bée et décida de lui louer la bou- 
ticlue. Le propriétaire d'un hôtel de Levis s'intéressa au 
jeune bijoutier et voulait lui aider dans ses débuts. 11 lui 
donna rendez-voiis pour onze heures du matin un ceriain 
jour, niais Cyi-ille arriva avec de minutes de retard, 'YJ'ét.ais à 
senir un client, expliqiia-1-il, et dans le commerce cela est 
plus impoctant que n'importe qiioi". Son protecieur ne 
voyait pas les clioses sous le même angle. Comment, en 



effei, avoir codance en ce jeuiie I i o m e  qui n'arrive pas 
pour I'lieure fixée. Cyrille lui promit de revenir le lende- 
mdn, encore à onze Iieures cette fois. 11. fut fidèle i son ren- 
dez-vous et il put retourner i sa boutique avec I'équjvalent 
du fond de son chapeau en pièces d'liorlogerie. 

Plus îard, les clioses allèrent :issez bien et le jeune bjjou tier 
décida d'ouvrir iine petite nianu facrure dans le deuxiknie 
local de la baijsse qu'il occupait. il se mit à l'oiivrage et, un 
jour, il fabriqua un jonc double en or qiU s'ou\mit sans se 
défaire. U alla a Montréal pour essayer de le vendre. 011 lui  
fit réponse dans la métropole que les choses fabriquées à 
Québec n'allaient pas une grande valeur. Monsieiir Duquet 
étai1 Furieux quand il reiint sa boutjqiie. 11 apprit que ses 
douze employés avaient décidé de faire une gréve. C'était le 
conible. II les congédia tous; excepté un. La petiie manufac- 
ture rienait de s'éteindre. 

Mais i l  continiia à travailler à de nouvelles inventions. 
Monsieur Dziquet étudiait beaucoup durant ses heures de 
loisirs. À l'aide de bouquins, il apprit I'asironomie, la 
physique et autres sciences. Alors qu'il é d t  employé cliez 
monsieur Gendron, ses Iieures de travail étiiient de cinq 
heures du matin à minuit durant l'éié, et de sis l-ieuïes du 
niatin à minuit durdiuit I'luver. 

hlalgré cela, il gardait ses heures libres poiir l'ktudc. Avec 
son maigre salajre, jl achetait certins livres dans lesquels i l  
puisait de nouvelles connaissances. Un "self-made-man", 
nous diraielit les Anglais. E n  plus d'ecre un homme très 
intelligent, C!riZUe Duquet état aussi très Fort. On raconte de 
lui qu'il se servait de sa force polir épater les touristes qui 
venaient i son niagasin. En démolissant la bâtisse oii il avait 
trai~aillé durant les premières années, l'on trouva des 
boulets de canon de la guerre de 1759, alors que le générai 
Wolfe s'empara de la NoiiveUe-Firnce. La bâtisse f i i t  démolie 
en 1890. Dans son nouveau niagasin de la Côie de la 
Fabrique. monsieur Diiquet conservait ces boiilets, er 
lorsque des touristes s'amenaient, i l  les exhibait dans sii 
main tendue. Ceux qui essayaient de les esaininer en élaient 
quittes poiir une sui-prise. Les boulets étaieni si lourds que 
personne, s a 3  moiisieur Duqiiet, lie poiivaii les tenir d'uiie 
seule main. Des voleurs vinrent un jour pour dévaliser le 
magasin. Loin d'Etre effrayé, monsieur Diiquet fit un boiid 
par-dessus le comptoir et fonça sur les vol eu^ qui prirent 
leurs jambes à leur cou. 

Monsieiir Diiquet était aussi un musicien accompli. Il jouait 
surioui de la flûte. 11 étzit peintre. Ses talents pour la pciii- 
cure furent liérités par l'un de ses garçons, Georges-l-Ienri 
Duquet. Et l'inventeur de Québec aiinajt faire 121 collection 
de  belles peintures c t  de pièces d e  monnaie.  I l  était 
d'ailleurs expert h s  l'identification de vieilles pièces d'or: 
Ses conseils éhient reclierchés par des gens de Montréal de 
1883 à 1890 et de 1900 à 1908 soiis les premiers rnagisrrats 
Simon N. Parent, Sir Georges Garneau et Sir Francois 
Langelier. 

Jluiluit son deuxième ierme ii l'échevinage, il obtint I'élar- 
gissemenr de la rue Saiiit-Jean qui éî$t encore si érroite que 
deux voitures ne pouvaient s'y rencontrer. 

Il fut aussi un des direcieurs de la Société symplionique de 
Québec et de la Cliambre de commerce. Et il hir président 
du Bureau proinciai des arts el métiers. 

En 1890, rnoiisieur Duquel vendit sa maison au numéro 153 
de la Gi-tuide Allée et devin! la prenuère personne 1 Québec 
à réussir une transaction irnmobjJière avec profit. La mai- 
son, sur le toit de laquelle il avait installé un télescope pour 
pratiquer l 'astronomje, esi aujourd'Iiui propriété de 
l'lionorable juge en chef Antonin Galipeault, de la Cour 
d'appel. 

11 taçoiina, en or, les croix pectorales et les anneaux de 
plusieiirs évêqiies de son temps, fabriqua en or la baguette 
de cllei d'orchestre qzii fut présentée a Calixa Lavallée et la 
misse en or de la Législature provinciale. 11 construjsit la 
plupart des grandes Iiorloges des clocliers d'égljses de 
Québec el, noamment, celie qui se trouve dans la toiir du 
parlement proviiiciai. 

On cite égaiement de cet Iiomrne extraordinaire qu'il Eut le 
premier Québécois 3 eniployer le gaz naturel pour la 
liimière; en 1865 il  inventa un petit engin à vapeiir qzii sif- 
flait et seniait i faire fonctionner lin petit tour (cet engin de 
16 pouces de longueur se trouve aujoucd'liui au collège de 
Sairite-~nne-de-la-Pocatière); en 1886, il decouvrit une 
perle dans la dviére du sud, la rivière Saint-François, la- 
quelle il monta en épingle d'or et envoya à l'exposition de 
Paris; en 1887, il découvrit un procédé électromagnétique 
poiir séparer le sable de l'oxyde île fer, lequel procédé fut 
très utile à l'industrie niinière; en 1868, i.1 fabriqua une Iior- 



loge de deux pieds de diamètre qiii fit fureiir à I'exposition 
de Moniréal (il s'agissait d'iiiic litre sur laquelic il y w;ljt 
deox ajguitles; le mécanisnie éh i t  caché dans ces deux ai- 
guiiles), en 1870, il iiiventa le chronomètre (connu soiis le 
nom de Iimeclock) qui sert aiix gardieiis de nuit  (il vendit 
son invention à la New Haveii Clock Conipany) ; eo 1872, i.l 
fui le premier. à employei. I'électiicité pour les liorloges de 
clocliers; à la même période, il insida des rél6pliones pour 
conimiiniquer enlre son inagasin ei sa demelire de la 
Grande AJlée; il f i i t  le premier à coiisiri~ire une  dynaino 
électriqlie; il achela le premier plionogr.aphe de la vitle en 
1878 et inskila la première ampoule électriqiie dalis sa \4- 
tiiiie de niagasiii (les gens se tenaient devant la vitrine des 
heures et des Iieures pour voir cet acte de sorcellerie, car la 
lumière ~'Liuuriiait el s'éteigiait seiile) . 

Sa plus grande inirelition fu t  celle dii iélépliooe, dit fi-ai~çais, 
permenanl aux usagers de tenir dans Ja même main l'em- 
bout du porre-iloix et I'acoustiqiie. Il vendait de  ces 
appareils quand nionsiciir Alexander Gralim Bell apprii la 
chose. I I  offrit à moiisieor Duquel la chance de Ie manufac- 
tut-er et de le vendre i iravers le pap. 11 fallait poiir cela que 
l'inventeur puisse investir ail irloins $20,000 de capital. 
Monsieiir Diiquet rie put einpruriter que $3,000 ici et à 
Montréd et, finalement, dicida de vendre ses di-oits 4 nion- 
sieur Reil. On ne sut jamais rien du pris de vente, mais l'on 
croit qu'il fut de $3,000 seulement. 

Cet appareil ét;iil men~eillcus, car il pemiettdt de faire des 
appels inlerurbains de Montréal à Québec. L'appareil dc 
nionsieiir Bell ne permettait des appels qu'à huit d e s  de 
distance. Cette invention de 1877 aurait pu apporter uiie 
forninc i monsieur Duyuei, m;Us les gens de ~Montréd, de 
qui il voulaii ernpil~nter des foiids, se permirent encore de 
rire toui simplement de lui et de son invention. N C  le 31 
mars 1841 à Québec n~Enie, le dernier de neuf enfmts d'iiii 
ancien fermier de S;iint-Cliarles-tie-Bellech;lsse, monsieur 
Uuquei devait rnoun'i. le ler décembre 1922 h l'âge de 81. 
ans, aprPs uiie carrière bien remplie. Li avait épousé, le 22 
février 1865, mademoiselle [\délàide Saint-Laurent qiii lui 
donna seize enfants, rloiit doiize fiiles. Les seuls survivants 
de ceite beUe famille canadienne Crai~çaise sont ses deus fils, 
Georges-Henri el Arthiir, et ses filles madame Antoineile 
Robiiiard, de Québec, et la révérende soeur Rlagddena, des 
soeurs Blanclies cl'Afriqiic qui, à !'âge de 79 ans, conipie sa 
vie enliére dévouée aux missions d'Afrique. 
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Monsieiir Arthur Duquec a aussi pratiqué le métier de 
bijoutier pendant un certain nombre d'années. II a aussi &té 
éclievin de la cité comme son pkre. Son épouse a compilé 
un houquiii stir 121 famille Ducluet ail Canada Dans cette 
généalogie, eue a établi qu'un seul Duqiiet es1 venu coloni- 
ser la NoiiileUe-France en 1634. Ce pionnier s'éiablit près de 
Québec duis la Scigneuiie dc Lévis. Maintenant, il y a dix 
généralions ou pliis de Duquer ou Diiquene. 

Récemment, monsieur htrtliui. Duq~iet a dévodé une plaque à 
la niémoire de soli père, plaque qui  fut apposée par le 
chapitre Charqles-Feedorod-Sise de I'Associalion des pion- 
niers dii téléplione d'Amérique et par la Société Iiistoiique 
de Québec poiir comniémorer le travail de ce grand pioii- 
nier qucbécois. * Pin de cet arlicle du joui-nd. 

QJ"Ue ailait fajt coristriiire en 1882, uiie t.ésidence dessinée 
par Joseph Ferdinand Peacliy au 565 Grande tUée Est, N" de 
cadmtre 4437-46 et 47 (quaider Montcalm). Cette rési- 
dence fut déniolie avant 1970 et siir son site ~ I I  consiruit 
I'tiôtel Loew Le Concorde. Avec sa disparition la Grande 
,411ée a perdii un temoin de l'architecture éclectique où se 
mariait l'esprit italien (tour carrée) ei françxis (niansarde). 
1.e Livre DScoirvrir 1u Grande Allée, par Daniellc 
Bl,mchet, nous donne la chaine de titres de celte résidence : 
1882-CyiUeDuquet B.E.Q.,vol.BIY.I hY66341 
1890- Jolin Breakey \loi. B 162 N" 82 190 
1913- Siicc. Joliii Breakcy , vol. B265 N" 145243 
192 1- Antoilin Gahpeaiilt , vol. B324 No 178682 
1964- Marcel Adams , Y" 542017 
1981- Les dévelop. Ibenlille liée hp 1006383 

La pl~oio illusire bien le style de la Renaissance iialientie qui 
preconjse un relour a l'arciiitechire des palah et des v i k s  
de XVle et LWIF siècles. 



hl:iiiori C!*rille Duquet en bordure de la plrice 3lontcalii1, 

remplakt par I'liôtet Loew I f  Loiicorde 565, Graride Ailée es0 

La soeur de Cyrille 
est aussi digne de mention 

Marie Flore Duquet, 
soeur Marie de Bon Secours 

Xée a Saint-Charles-de-BeUechasse le 11 février 1833, €die 
de Joseph Duquet et Madeleine Therriei~ de Saint-Cliarles, 
est eritrée au Bon-Pasreiir en 1858, a fait profession en 
1860. Supérieur du couvent de Sainte-Foy pendant 24 ans. 

Voici cliielques estraits du Livre de l'abbé H.A. Scoct « Grands 
Anilivenaires D 1919. 

Noces d'or de la révérende sœur Marie de Bon Secours 
célébrées dans l'église de Sainte-Foy le 24 niai, 19 IO. 
M. 1 -  l'abbé Henri Arthur Scott, S.T.D., curé de Sainte-Foy 

.< Si vous n'avez pas, mes Frères, le plaisir d'entendre, en 
cene solennelle cjrconstance, une voix nouvelle et plus élo- 
quente que la mienne, c'est que j'ai dû me rendre aux dési13 
souvent exprimés de la vénérable Jubilaire. Depuis diu-sept 
ans que j'ai le bonheur de la conn;u"lre, elle in'a bien un peu 
gâté, et en prenant la parole, en ce beau joiir du cinqumte- 
naire de sa consécration religieuse, je remplis un devoir de 
piég fibaie. Ce sera mon excuse. 

- - - 

Plulôt que de sa longue carrière, et de sa verte vieillesse, 
nous louerons donc la vénérable Mère Marie de Boti- 
Secoiirs d'avoir eii le courage de correspondre à l'appel 
divin, de n'avojr pas reculé devant les sacrifices qii'il 
impose, d'avoir embrassé cette vie de renolicement et d'ab- 
négation qui a été pour elle-même et pour tant d'autres 
âmes, la source de grâces si précieuses et de si nornbreus 
merites .. 

Merci encore à M, l'abbé Gosse1i.n. Si ses liautes fonctions 
de recteur de I'Uni\lersiré Laval I'crnpêclient dorénfivant de 
nous venir en aide chaque dimanclie, comnie il l'a faii peii- 
riant de longues aniiies,' il n'el1 est pas moiris resté noire 
ami dévoué, et noiis lui gardons pas moins de reconnais- 
sante affection. 11 a accepté ;ijlec pldsir de chanter la messe 
de ce mémo13ble annivers;iire à 121 fois pour répondre à nos 
voeux, el pour hotiorer urie digne fille de sa paroisse 
naide.' 

:Unsi nia révérenae Mère, j'en suis sûr, vous repoi-tez en ce 
moment volOfr~ esprit vers les jours lointains d'autrefois, vei*s 
les Lieux cliéris où vous êtes nie ,  vers les êtres ;iimés dont la 
présence et I'affeclion ont enibelli vos premiers ans. Un 
tablew passe devant ses yeux. C'est une riarile paroisse de 
campagne, comme celle-ci, mais là-bas, au delà clil graiid 
fleuve, un iillage paisible avec ses vastes er clüirs horizons, 
son humble clocher et tout en face, le cliamp sacré où dor- 
nient les anciens. C'est Saint-Cliarles-de-Bellecl~aqse, n e c  sa 
rivière limpide (La rivière Boyer) s'étendant au milieu des 
prés verls, oii, enfants, vous preniez vos ébats, avec l'orée 
des ses bois, où, en compagnie des petits frères et des 
petites soeurs, vous alliez ciieillir les rneniis fruits. 

Nore de la fin 

La Rév. hlère de Bon-Secours est morte, à Siunte-Foy, le 28 
février 1914, âgée d e  81 ans et quelques jours. Les 
paroissiens, qui avaient célébré avec éclat son ju bilt cl'or, 
ont teriii ii lui faire de pompeuses funérailles en iecorioais- 
sance des vingr-quatre aiinées qu'elle a consacrées, en 
quaité de supérieure du couvent, ail bien des enfants de la 
p;iroisse. 



Soiiveriir di]  Juliili d'oi de soeiir hlarie de Ho11 Secours, siipérieiirc au couvent Ile Sainte-Foy le 24 mai l9lO. 

Décidie le 24 iiid l 9 l O  à \'âge de 81 ans. le 18 février 1914. À gauche de soeur Flore. son frère Cyrille 

h.R. Dans le bulletin Carrefour ViUe de Sainte-Foy (numéro 
4,  asril 1988) nous pouvons lire ce qiii suit : CC Anniilation 
de la parlie nord-sud de la nie de la VERDURE. remplacé 
par la riie FLOE-DUQLET, en I'hoiineur de Flore D~iqiiet 
(1833- 19 1 4 ,  religieiise de la communauté des soeurs du 
Bon-Pasteur et première siipérielire de  la Maison di1 

Couilent du Bon-Pasteur à Sainte-Foy. 

1 hl. l'abbé h iédée  Gosselin, aiijoiird'liiii Mgr. Gosselin 
P.A.M. S.R.C. 

2 Il es1 nÇ à Saii1t-Charles-de-Be11ech~sc, cornnie la R. M. 
Marie de Bon-Secours. 



HISTOIRE D'UN LAC -- -- 

En 1940-1942, j'ai fait la découverte d'un immense étang 
d'environ un miUe de longueur par trois qliarts de d e  de 
largezir. C'étaii le lac de l'Église oii poussait ilne flore excep- 
tionnelle et ou vir7;iit une faune fantsticllie que I'on ne pour- 
ra jamais revoir 2 l'état sauvage; i l  y avait là une lieauté 
féerique digne des giwmds t-epomages tklévisés. 

Lie gauclie 2 droite : l'au1 Lamec il!iililip~ Lxrois, dcliiiiit Ri;il  (~t,~,c!in, 

Rocli Mariineau Plioto , Crrca 1942 Courtoisie P3ul carrier 

Il y avail des aniniaiis de  routes sortes, certains dispariis 
aujourd'hui. Des clievreuils qui gambadaient et que I 'on 
pouvait approcher facilement, niéme les noiir-rir; des 
oiseaux rnajestueus aux cris mélodieiix et, iiiie flore ines- 
plorée aux d e  et une senteiiis et aus coluns diversifiés. 
C'était une conremplation d'images inépuisables. 

Quand j'ai décidé de m'installer dans cet oasis, le lac ne 
cornptait que deus chalets : celui de Wilh-id Montreuil à 
l'oiiest et celui de Phdippe Lacrok el Énule Bilodeali sur 121 

presqu'île. ]'enirais parmi ceux qui sont lombes en arnoiir 
avec le lac er sa nature. 

Pau! C;il.i.i<~ et s:j pkhe Photo , (,ii.ca 1943 

Courtoisie . hiil Carrier 

Coiirtoisie Paul Carrier 

Ikrnaclii-a tii!me~tii]:!écs Cirta 19 12 
J'Lii acheté le premier terrain du développemenl de Marcel 

Courtoisie : Paul Carrier 
Dion et j'y ai bâti un petit camp en bois de huir pietls par l i i x  
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r En 1959, le notnbrc de propriétaires avait augnieiité suf- 
fisiunment poiir qu'oii fonnât iinc association <q le Cliib mu- 
tiqiie Borromée ,, dirigée au début par Eugène Fienette, 
CyriUe Roiithjer; Josepli 8ernard, Roch Mariineau. Phjlippc 
Lacroix et Paul Carlier. 

Le Club nautiqiie Borromée a alors acheté le chemin de 
i Marcel Dion afiii d'y faire inonier l'électricité; il fallait 

I * ?  s garantir un niontant de 35 $ par année durant cinq ans et - 
avoir cinq responsables répondant pour cette enieiite avec 
Québec Power. On fi1 par la suite i'acquisitioii d'une ligne 
téléphoiijque. 

Par l'intermédiaire du ministre Loubier, le Cliib nautique 
Borromée a obtenu la permission d'iitjliser le bamge pour 

Preniicr ctiaie: rie Paul Carrier 1951 abaisser le niveau de I'eaii, enlever les grosses roclies pour 
Courtoisie : PaiiI Carricr rendre le lac ria\~igable, faire des quais d'approche el 

surtout pour garder lin izi\leau d'eaii stable. Polir payer les 
pieds; ce fut le commericemenr d'iin long séjour q u i  dure 

travaux, des fonds ont été miassés par des Fêtes organisées 
eiicore aiijourd'liiii. Ail début, il n'y avait pas de chemin et 

par le club ci la balance était déboursée par cliaclue pro- 
le seul n10!~en pour s'y tendre était le tracé du cliemin de 

priétaire. 
voitures de Joseph Lacasse; on continuait ensuite à travers 
!es braiiclies et le sol cahoteux pour arriver sut. la rive do 

Pliisieurs petites îles ont été forrnécs i l'ouest du lac, dans la 
lac; c'es1 dois qu'on einpruntait une chaloupe pour se ren- 

parlie apparienant à Eugène Frenene; l'île du centre (chdet 
dïe jiisqii'à nion ierrain. 

de Jean Fradet~e) a aussi été niodifiée. Pliisieurs résidents 
de Sainr-Cliarles ont éhbli leur lieu de iillégiatui-e suc les Pour signaler iiotre arrivée, on s'étajt fabriqué un signal 
bords dii lac, et de iiombreus sou\leiiirs agrémenteni riotr-e 

avec un fil  de broclie relié au téléphone à manivelle du 
mémoire. Poiir ma part, le lac fait parrie de Inon patri- 

chdet de PIdlippe Lacrois; la soiinetie voulait dire qiie l'on 
moine. 

était prCt à recevoir l'unique chaloiipe, qu'il bilait partager, 

Un chemin carrossable est enfin apparu vers la fin des 
années 1950. Des béni.voles 0111 tracé i i~ i  cheinin.q~ii débu- 
tat chez hionio Chaliot (Dépanneur Roy) et s i l l onn~ t  la 
te t~e de Marcel Dion en eniptuntant un bout de cliemin de 
voitures à traciio~i animale. Toiis les bénévoles ont rempli 
les b h ~  fonds d'arlires abaitiis et de dorrnanls de chernin de 
fer achetés à Cliani!! Ce sont ces bénévoles qui ont été les 
pionniers du clieniin, qui en se cotisant régiilièrenient, 
payaient la terre et tous les frais de remplissage. II faut noni- 
mer Rock Mariineau, Julien Laurendeau avec son bull ,>, 
Sylva Prévost, Yvan Lemieus, Josepli Bernard, Loiiis-Georges 
Prévost, I'hilippc Lacroix, imile Bilodeau, Maurice Labonté, 
Paiil Carrier, Réal Cosselin qui faisait di1 rrxnsport et 
plusieurs autres. 



M. LE CU& GEORGES CÔTÉ E T  LE CINEMA 

&trait d'un ürticIe de M. Yves Turgeon, liaru dans la piibli- 
cation de la Société Izistoîique de Bellechuse ALI Fil des 
A i s ,  vol. 8, No. 1 , Hiver 1996. 

« [ .  . . 1 Cette "ferveur" cinématograpliique populaire a 
également éié pressentie par l'un de nos iiaiifs de Saiiit- 
Gervais? l 'abbé Georges Côté (1 883- 1963). Ordonné au 
Grand Séminaire de Québec en 1907, il derint vicaire &ans 
la paroisse urbairie de Si-Rocli, puis dans celle de St-Louis 
de CourviUe où il lait sa marque en oiivmnt le preniicr ciné- 
ma paroissial de la province en 1921. Noniiné curé de S;riiir- 
Charles en 1921, i l  occupe ses loisirs à la pliotogixpliie et 
au tliéâtre. Quelques anriées pliis tard, jl trmsforme I'audi- 
ioriuni du collège en salle de projection. Pour 50 sous, ses 
paroissiens peuvent voir une fois 13 seniaine des comédies 
françaises, Abote et Costello, Laurel1 et Hardie, Woody 
Woodpecker. Si la soirée ~ilaît, elle est reprise le lendemain. 
C'est dans les années 1930-1940 qu ' i l  débiite le tournage de 
ses fiims. Ses sujets de prédilectioii sont les scènes agricoles 
et religieuses. LI transporte sa ciiié chez quelques familles 
d'agriculteurs, tantot dans une éiablière à uiie partie de 
sucre, tantôt dans un clianiy de pahtes, un clzarnli de frai- 
ses, tantôt encore il Lxe soli appareil le lvng des nles du vil- 
lage pour y filmer une des processions annuelles de la Fête- 
Dieu ou celle du bicentenaire de l'église en 1952. Une 
soirée de cinérna par année es( doi-s consacrée aux gens de 
Saint-Cliarles qui n'y voient que ses oeuvres tournées chez 
e i ix ,  pour eus. 

Les soirées cinéniatogi-ap hiques ;ru collège cessent en 1945, 
au moment où Eugène Frenette ouvre les portes du cinéma 
,4loiiette er prend la celève, avec la bénédiction du curé Côté, 
di1 divertissement de la popiilation de Saint-Charles et des 
environs jusque dans les annies soixante-dix. L'abbé COté 
semble alors avoir terminé son oeiivre cinématographe. Au 
nlonient de sa retraite, ses Fjlnis sont retournés aux familles 
chez lesqueiies il avait toutné ses iniages. II apparaît mal- 
Iieiireusernent impossible aujourd'liui d'en repérer leur 
trace >). 

Quarante-Jiuit heures pour franchir 
moins de 10 milles.. . 

Reproduction d'uri arrjcle du journaliste Gérard LeBlanc, 
paru dans le journal Le L k ~ v i r d u  lundi 7 avril 1975. 

SaYT-C WS-DE-UEI.LECH.GSE - Les archives des jour- 
naux démontrent qu 'au moins deux ou trois iempêies du 
siècle s'abattent chaque hiver sur le Québec. Peu m'importe, 
j'ai ti-aversé au cours dii week-end la tempete de ma vie, 
ceUe qui demeurera la tempête du siècle dmis nies archives 
personnelles. Moins de cinq d e s  séparent le petit village 
de Saint-Charles-de-Beliecliasse de l'autoroute qu'on rejoint 
à environ 20 tnilles du pont de Québec. Sans doule un 
record de lenteur vicnt d'ttre établi puisqu'il m'a fallu 48 
lieurcs pour faire ce trajet aller et retour. Tout a conimencé 
jeudi matin. Vers 10 Iieures le quitte moii dornicilc de Saint- 
Cliarles en direction de Lévis où les prodiicieurs de patates 
rencontrc~it le nzinistre de l'agriciilture aEiti de réclamer des 
marchés pour leurs caves eiicore pleines de la deniière 
récolre. 

La poudrerie balaie déji la route mais ce n'est pas encore le 
biizziird qii'ori subira pliis tard dans la joui-née. Ma petiie 
Datsun supporte cependmi très mal I1liumiditS er n'apprécie 
guére les bouffées de neige que les raf;aies injectent soiis le 
capot. À environ trois cent niètres du paint de jonction avec 
la iranscaoadienne, la petite nippone décide qu'elle en a 
assez de ces Iiivers québécois. I l  faut l'abandonner au beau 
ndieii du chemin. Eue y restera jiisqu'à Iiindi niaiin. 

Deux restaunnis ails IIOMS approp"s se font face à la sor- 
iie de Saint-Charles : l'Étape et le Relais. Je choisis le se- 
cond, reconnu pour sa soiipe au pois lion pair, qui a l'avan- 
tage d'ofErir iin service de reniorquage la station adjacente 
ail restaurant. 

J'y retrouve quelques autres victjnies de notre tempête iar- 
dive. Le patron refuse de laisser soctjr la remorque de peur 
d'avoir à faire appel aux concurrents pour le dégager des 



bancs de neige. 11 con~iait bien la 
ceinture de neige Beatimoiit-Saini- 
Michel-Sajnt-Charles et sait que les 
tempêtes ne pardonnent pas dans ce 
coin du pays. 

\'ers 1 5  heures,  le propriétaire 
accepte enfin de laisser sortir la 
reniorque niah i l  est trop md. Seul 1 

l'antenne de radio est encore visible, 
le restc d e  la Datsun étant déj i  / 
endoiiii dans ce cliamp de neige oii 
pssaiiir la route coImne I'indiqiie les 
poteaux de téléplione. 

I 
Les i.éfugiés ne cessent d'arriver et ' 
noiis serons 25 pour passer la niiii '~ - 

Hiver 1928, liartie Est di1 \'il!age Coiirtoisie hltiie Moriiqiie Freiieite sui. les banqiiei~es du Relais. Ces 
étrangers s'approvisionnent tran- 
qiiiiiement et tout le inoride se connaît eri moitis de deus 
heures. Le ctief, un gars du coin, n'aime pas les   col es 
d'liôtcllerie. Selon Iiii, on y tue la faltaisie et I'iniagination 
qu'on reriiplace par des règles. 

Autodidacte, j l  Vme niêler les ingredienis à s;i guise salis 
avoir à respecter les grandes lois de l'art culiiiaire. S'il faut 
juger l'arbre à ses fruits, sa théorie ri'est pas sans fonde- 
nient. Son * spaghetti romain ,,, sa bagatelle ;iiis Fraises, son 
bouillon de poulet et son émincé au piment aident à oubliei. 
la conféi-erice de presse sut les pnîates et la Datsun dans le 
banc de neige. 

U y a aussi les jeux d'écliec, de Yiim et de cartes retrouvés 
clans le sac de voyage des merribres de noire groupe soudé 
p;ir la dpiamjque des vci~ts et des iiciges. Malgré Ilne dizajne 
de parlies, je ne sais pas encore conment sortir mes calla- 
licrs sans barrer la route a mes fous. Pour me consolei; je 
coninience la lecture de L 'A rra rlgenzeti t de k'cis61 n . 
C'est capLivant niais moins que les 25 noiiuelles connas- 
saiices offertes gracieusement par naire reniptte priritanière. 

du gouvernement fkdérd, un animateur-ébéniste-acteur et 
un ingénieur foresrjer en lierbe. 011 promet de regrouper les 
trois ou quatre autres « étrangers ,> poiir une sauterie 2 
Saint-Charles* Installé dans le rang du Bas du Sud, Jacques 
me fournira le bois de foyer qu'il nie manque poiir teniliner 
cet in ienninablc Iiiver. 

Les vrais habibnts de Saint-Cliarles ne sont pas au Relais 
mais bien ail chaud cliez eiis. Ils connaissent trop bien le 
pays pour s'y perdre ou sq;ivouer iiicapable d'y reloiirnei. 
avec ou sans véhicule. On y retrouve par contre ce jeune 
ingénieur, spécialisé en ph!;sique niicléaire mds ira\laillant 
au nunistère des transports, qui a demandé d'aller voir siIr 
place le service de cléneigement niais qui se contente, 
conime nous, d'écouter les complajntes du vent et d'iidnii- 
rer les lanies de neige bloqiiatit I'tnrrée du restaurant. 

II y a encore ce routiei; à iiii-clie~nin tie son périple HaMay- 
l'oronio, qui noiis assure de lie rien crAndre poiir le ravi- 
tziUemenr. Sa remorque regorge de produits congelés par 
McCain. 

D'autant p lus  q u e  j 'y découvre un sous-groiipe des  Et ce jeuiie Iiornrne de Sainl-Victor de Beauce, en route pour 
« étranges * de Sairit-Cliarles, ces ciuiins venus refaire leur l'hôpital de Lévis afin d'y faire réliarer ce niajeur gauche 
plein d'oygène ei de calme dans les plaines de BeUecliasse. dévore par iiii planeur. Stoïque ou soulagé par les Iioiis 
Deiix infirmières et une ttiidiante en cornmurijcation aj7ec soins de nos infirmikres, il supporte asse7 bien le relriis pro- 
leurs lionmes, on Iiaui foiictionnaire du service des parcs longé. 



Et cet autre roiitier de Saint-Pascal de Karnoui~ask, et ce 
jeune étudiant de I'ZIe-du-~ri~ice-Édouard tout heureux de 
son esperience d'immersion en francophonie, et ce ira- 
vailleur social d'un hoystowi ontaneti ne contprenant rien en 
fmçais mtùs qnpailuqiie comnie pas un. Et ce jeune couple 
de Montniagny, de qui j'a emprunté IYrmqgelr~ent de 
Kozurt, et deux employés du Canadien Bationai qui ont 
foumi le jeu d'échec, et deux autres couples dont l'oublie le 
lieu d'origme el de datiiiation. 

En somme, suffisamment de monde pour oublier les pre- 
miers 24 heures malgré le miinque de sonimeil. Vers 3 
Iieiires du rnawi, i l  faisair bon écouter le vent et les ronfle- 
ments de ces 25 corps étendus sur les banquettes du restau- 
rant. 

La pe~spective d'une auire nuit sembl;ijt c e p e n h t  lin peu 
trop. D'aumt plus que le Relais possède une licence coni- 
plète pour les boissons alcooliques er qii'i la longue ça 
gruge le porte-inonnaie. Le premier 24 heures :ivair égaie- 
nient déniontré la dunhilité des couples présenis, enleurnt 
du mênie cotip la possibilité d'échanger les jeux du hasird 
pour ceiix de l'aniour. 

chargé de la mission, le détachement arrivait h bord de trois 
chenilles toi] t terrah du 22'. Après avoir dipanné vélijciiles 
et pssagers tout le long de I'autoroiile depuis le pont Pierre 
Laporte, ils avajen t mdtitenan t nzission de porter secours 
aux qiielques 400 passagers :d un convoi du CN, bloqué à 
l'entrée de Saint-Cliarles. 

Notre sous-groupe des sept << étranges >P de Saint-Cliarles 
obtieiit la permission de monter à bord des tout-terrain. Il 
faudra plus de trois Iieures poiir franchir la disiance noiis 
séparant de Sain t-Cliarles. Hii blots ouverts, nous montons ei 
tlescendons de peine et de  misère les lanies de  neige 
atteignant parfois 20 pieds de hauteur sur la route. Toiit- 
terrairi oui, i la condition de trouver le terfin : ce qui n'est 
pas facile qiiand ces nionstres de 12 tonries s'enlisent daiis 
une vingtmne de pieds de neige. 

Mhtaires et policiers sotit l~eureux de se présenter aux wa- 
gons en panne avec deus infirnuères diplômées. D'autant 
plus que le chauffage a cédé dans le coniloi immobilisé 
depuis une dizaine d'heures. La situation revient cependant 
vite 2 la normale et nous poiivons filer ilers le village de 
Saint-Charles. 

C'esi dors que le sidut vint, non p s  par la fin de la ternpCte, Ici, ce ne sont plus les automobiles [nais bien les rnaisoris 
mais avec I'artivée du deuxième batajiion du 22c régiment qui  sorit compliitemenc ensevelies sous la neige. Spectacle 
de \'al Canier. Eii  mission depuis bientôt 48 heures et secon- ilraiment iinpressjonnant du hublot des chenilles vers trois 
dé par quelques agents de la Sureté du Québec, qui aiiraiiii iieures du maiin. C'est un peu plus lard que prend fin ma 
intérêt à nionter un document de promotion avec l'officier longe chevauchée de &Y milles entreprise 40 heures plut tôt. 

R + " P  
Assez agréable finalenieiit cette équipée. Dii 

( rnslériel pour plusieurs exceiienls scénarios 
ou tout ail moins une inscriplion dans mes 
arcluves personnelles : la tempête de ma vie et 
ina tempête du siècle. 

- -  

Kiic Saint-Denis devant la iiiaiwn c l ~  SI. Henri Labrie, niars 1958 
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VIVRE A SAINT-CHARLES LISTE DES TEXTES 

S,UNT-CHARLES 

si EST IMPRÉGNÉ DES SITUATIONS 

QU ONT FAÇONNÉ SON HISTOIRE. 

PEU DE GENS CONNAISSENT L'ÉVOLUTION 

QUi EN FORME LA TRAME. 

LES TUTES Qüi SCrl\rENT NOUS FONT VOIR 

UNE INFIME PARTE DES FAITS AMASSES 

AU COURS DE SES 250 ~WNÉES D'EXISTENCE. 

Le Gr-and Tronc 
Le c h e n ~ n  de fer 
Le téléphone 
L'électricité 
Les commerçants d'animaus 
Sentiers d'hiver 
La récolte de glace 
Les forgerons 
Le faubourg Labrie 
Les creuseurs de puits 
Le case-pierres 
La compagnie de béton 
Conrée d'hier 
La Tueuse 
Drame forestier 
Accident d'avion 
Les quêteux 
La glissade 
Le lac Saint-Charles 
La fin du géant centenaire 



---------- 
LE GRAND TRONC 

Saint-Charles, conime toutcs les c:iitipagnes en voie de 
tiéveloppenient. avait drl comnoser avcc Ics coiitraintes (111 

tciiips, clieiriiiii imrne Iiiv 

mit les dcplact de SOI] te 
I,ü vcriiie dii cheriiiri de fer allajt :ippoiSter I'espCrrince de 
joliss irieilleiirs. 

es. 616 cc 
plicrilent 

Déjà en 1850, il était quesrion de son implantaiion dans 
notre région, riimeur qui devait se coticrétiser quelqiies 
années plus lard. La veniie de ce moyen de traiispon était 
souhaitée par toute la population. Qumd la nouvelle devint 
réalité, les gens s'exclarnèreni en disant : Edn,  rious allons 
pouvoir sortir de notre isolement ! Surtoiit l'liiver ! A ~ O L I -  
uient ~iielaues uns. 

Toiis parlaient de ce nmgmhque transport qui a h t  révolii- 
tionner leur vie; cornnierces pliis faciles, déplacements 
accrus, voyages etc., ian t de choses coiiiplérnentakes P la vie. 

La compagnie d u  Grand Tronc du chemin de fer du Bas- 
Canada avait envoyé quelques éclaireurs dans la i-Sgiori, 
pour sonder les opinions, et suriout acheter les droits de 
passage sur les terres. Cette c o r n p w e  é ~ t  née de l'union 
de plusjeuçs compagnies, notainrnent : la compagnie 
de LITSES >, du Canada et de J'Adanriqiie, la compagriie 
FES du Canada-Esi, la compagnie du grand chemin de ES 
de Jonclion et la compagnie de FES de Toroiito er Quesley, 
tel qu'écrit siir les titres en date d'avril 1854. 

fut donné par M. Rue1 
q u i  conservait cepen- 
dant uii droit de  pas- 
sage sur la rue de la 
Gare (sentier dans le 
tenips) et les terres au 
nord de la ligne pro- 
jelée. Cette transaction 
donnait une plus 
value *> à ses terrains, 
ce qui compensail 
amplement les pertes 
dues i ce don. 

Plusieurs de nos 
ancêtres tra\laiJlèren t à 
la pose du remblai, des Se~tiori i iai~s ( ILI  C V. sus i t u r  draisine 

rails el 5 la canstruc- À gi~iclie hl. Joxph 1,acniir l y s3  

lion de  la gare en Gracieuseié , Diane k r r ~ i e ~ ~ x - j s c q [ i ~  

1880. La venue de ce 
moyen de transpoi-t tlonnait Urie nouvelle vocation à Saint- 
Cllarles qui dail deveriir le centre commercial du comté. 

La preniière loconiorive qui s'avança sur les rails kit acciieil- 
lie avec joie. Une foule riombreuse s'éiait donnée rendez- 
vous pour voir ce speclacle. Jamais, n'avait-on vu Lin tel 
défoulernent dans notre patelin. C'étajt à se deniander si 
d'aucuns n'allaient pas enibrasser l'engin. Saint-Charles était 
entré dans la modernité. 

----- 
Le 20 avril de cette année-là, un de 
nos fermiers, Hospice Ruel signait 
les papiers en présence de sa 
Eenime, Mafie Olive Prévost, de i..G. 
Baillai-gE, avocat de la conipagme et 
des notaires B. Poiiliut el L;iRue. 
Celie signature allait permettre a la 
compagnie de procéder à la cons- 
truction du réseau. 

Le terrain qui allait accueillis 1a 
. ,. . 
- - , - ___- - -  défunte gare et ses infrastructures '- 

l a  p~n~ ièn  locomotive qui s'avaiip siir les rails f u ~  ~ c u e i l l i e  avec iïiie 

Source . les A.Iérnoires du QiiA13ec 



------- 
LE CHEMIN DE FER ---------- 

la çonstr 
nos gens I 
r . r > r i r i ,  t r r i  

uciinri dc 1;i ligric du t;kLYD-'rROi\'I: appnnait 3 
I rcicriiis supplénienkdres, boiis snl;lires. crirnnicrce 

U, nnspcifl facile, Iiref. iiii gagne-pain pcr~nanent. 

.A la fin 1990 paraissait dans les journaux locaux l'annonce 
clu projei d'abandonner l'eritretien des voies ferrées di1 C.N. 
pour le tronçon Lévis-Harlaka-Saiiit-Charles. Plusieiirs 
cito)~eris qui ont t~nrai ié  oii voyagé sur ce iroiiçon inauguré 
le 21 juillet 1884 s'opposérent à ce projet qui finalenient 
devin1 cliose faiie en 1998. 

La ligne principale, soit le Grand Tronc, avait été étiiblie en 
1887. Aujourd'hiii, ce train ne fajt que passer sur notre ter- 
ritoire, rarement i l  y arrête. Rien ne lajsse voir le grand 
intérêt qu'il siiscitait chez nos aînés i ses débuts. Cette ligile 
Ciit établie de peine et de misère, traversant noinbre dc 
4 ~noliéres fi (mouiliCres). Benoît Lacrois dans son opiis- 
cule * I,e Peht Train v iious décrit assez bien ce qiie ce train 
représentait pour les gens de la pi-emière demie do siècle 
qui tire à sa fin. 

Ici, à Saini-Cliarles, l'entretien de ce moyen de transport et 
de comniiinicaiion était assez élaboré. Plusieurs de nos 
$nés y gagnaient leur iic. A la niainienance, nous pouvions 
voit. les Aubé, les Lacroix, etc. Plusieurs ont passé par le 
bureau. iiotamlnent Rola~id Corriileaii qui, i l  n'y a pas si 
longtemps v i v ~ t  ericore pm1U nous. Quelques-uns ont ti-a- 
vaillé cornme sectionnaire, cornnie -- 
opérateur du telégraphe oii comme 
préposé aux pass:igers, nolarnment 
Augustin Leclerc. Aujourd'hui, peu de 
gens d'ici y trxvaiUcnt. 

Daiis le plus fort de ses acii\.jiés, la gare 
de Saint-Cliarles était le pîile d'anrac- 
lion à plus de 20 kiioniètres h la ronde. 
Elle n7ait été constriiite cn 1880 dms le 
style victorien : toit en niansarde, murs 
en brique rouge, deux galeries, trois 
perrons, 17 cliâssis et 7 lucarnes; eue 
mesurait 22 pieds par 5 5  pieds. Deux 

mier é tee  avec le bureau dii télégraphe. Au second élage, 
u n  loyer était clisponible polir le personnel dii bureau. 
Dominage ! Elle ne devait pas voir la 6n du siècle; elle fiil 

démolie en 1387. 

L'ensemble de ce cenire feiroviajre éiait vraiiiien t iinposani. 
En plus de la gare, un 1i;liigai- de pliis de 300 pieds dc long 
(freight-shed), seivant pi+iiicipdetuent à l'entreposage des 
inarcliandises en transit, accompag~iait le liangar à cliarbon, 
coinbuslible du début du siècle. Un réseivoir à eau flanqué 
d'iiri énornie tas de cliarbon extérietir, voisiiiajr les sepi 
voies d'éicitenient et le mécanisme iiommé c White * 
(appareil senrani à loiirner les engins). 1Jn hôtel complétait 
ce senice liors pair. 

Ce coiii du \i.iJage fourmdait d'activités; la riie de la Gare 
etdt le cenlre comme~cial rie la place si ce n'est di1 comté. 
UII va-et-kieni était continuellcmeni obsei-vé. 11 n'était pas 
rare de voir des 81es de \loyageui*s ailendte le trilin qui les 
arneiiait à la ville ou dans les régions. Les sdles d'attente ne 
poiliraient pas toiijours contenir tout  ce beaii mondc. 
Certlins joiirs on voyajt nombre de gens patjenter à l'ex- 
iérieur. L'liîitel Bruneaii ou Lapierre, selon la décennie, 
accueillait Ics nonibreux voyage tics de com.nierce se rendant 
visiier les marcliands des paroisses enviroii~ian tes. 

La raisoii première de la prCsence d u  train dans noire 
région était le commerce. Les Iiommes d'&aires du remps 
se prévaltirent amplerneiit (le ce moyen de traiisport. Ils 

+ .. 
salles d'attente, pouvant accueiiiir plus - - -- A-- - .  

de 200 personnes, complétaient le pre- 1.3 gare de Saini-Charla Aait le phle d'auraction à pliis de viiig hkiionieirw 5 I:i rnride 
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pi-ofiterenr de cet avantage et presque toutes les rnarchm- 
dises, réception ou livraison, passaient par le train. Poiir le 
secteur agricole dont  nous sommes tri b u  taires, les 
marclia~idises transigées consistaieiit en prodiiits pour Ia 
fernie, grdns, macluneries, etc. i l  arrivait souvent de voir 
s'enibarquer des troupeaus cornple6 d'animaus qiie les fer- 
miers ou les commerçanls limaient 5 l'abattoir. Les Joseph 
Couture, Georges Lach:lnce, Pierre Martineau, coni- 
merçanintç, recevaient souveiit des cliargenienis de beufs  ou 
de clie~laux provenant de 1'0uesc canadien. Ccs animaux 
étliieiit revendus aux gens des eniiirolis. Le pliis gros des 
marchandises transitant par cette gare, était le grain 3rrivm.t 
de l'Ouest, livré en sac ou en wac. Le grain était recueilli 
par les marchmds dès qzie les wagons éuient enregistrés. 
La farine à pain a connu ses lieures de gloire. Bien des 
jeunes ont transporté des poches pour la niodique sornmc 
de un cent le sac. 

Cette ligne a coulé des jours Iieureux et ses rails en aumient 
long à ixcoiiter. Peu de temps après son inaiiguration, elle 
subissait un déraillement au pont de fer de Lwzon entraî- 
nant sepl passagers &ns la mort. E'inscjîui Mgr Guay, cons- 
truit en 1905, avait reçu la majorité de ses niaiériaux de 
constriiction par ce train; livrés à Harledka, ils éiaient ache- 
minés sur le chantier par un cliemin de forliine constiuit 
siir la neige. En 1919, la ligne vécut une attaque à main 
armée di1 wagon postal. En 1925, eue hit liitéralement riiise 
K.O. par un énorme roclier qui s'ittait détaclié du cap à 
Lauzon. En 1939, le Lrain s'était arrêté à Saini-Charles pour 
permettre à Pauline Roiiil-iier et à Cliislaine Lacroix de 
présenter un bouquet de fleurs à la reirie d1AngIeierre. 

Ce récit lie sei-Lut pas complei si je ne vous parlais des tem- 
pèles dc neige qui parfois, Iiloquaienl la voie et le train durant 
plusieiirs jours. Nombre de nos ainés ont trtivaillé à le dégager 
à la petite peiie, ce qiii pouvait prendre plusieurs jours. 

Quclques aiiiiées aprés i'install 
TÉ&I 1 0 h ~  faisait soti e1iti.k di 
de coriiniunication allait r6ilol utionner Ics liiibi tlitles des 
gens. 

cliemin I 
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La première compagnie de téléplione sur la Rive Sud fut 
établie a Saint-Genlais, le 27 février 1893, sous le nom de 
Compagnie de téléptione de Beilecliasse. Les fondateurs de 
la compagiiie Eurent Georges 'languav, Edouzrrd-Murdock 
McIienzie, Pliilj bert Tangua): Eplirem Gudet, John Lavallée et 
Solynie Forgucs. Le capital-actions étai1 vendu à rason de 
50 $ l'acrion. 

Le docteur Demers, qui avait fait incorporer en 1898 la 
Compagnie de téléplione de Métis, aclieta l'année siiivrinte 
des ititérêts dans la Cornpape de téléphone de ReUecliasse. 
En février 1900, cette dernière, dont le siège Staii à Saint- 
Geruais, al-isorba la Compagnie de téléphone de Métis. Dès 
1900, le réseau tél6phonique s'étendait dans toutes les 
directions; Lévis, S3jn t-Nicliolas, Saint-Anselme, mds démé- 
nageait alors son siège social à Saint-Octave. En 1907, la 
compque devint la Compagnie de léléptione National. En 
1915, u n  grand verglas abiittait tous les réseaus rélé- 
phoniques de la province, sonnant le glas de pliisieiirs com- 
pagnies. Eii 1927, Jules A. Hrillan~, nouveau propriétaire, fit 
changer la mison sociale de la conipagnie, qui devint alors, 
la Corporation de téléplione Nationai. En 1947, le service 
magnéto était remplacé par le service à balteries centrales. 
E n  1355, la compagnie deviiii QUEBEC TCLEPHONE.  En 
1960, insiailrition du téléphone automatique. Le sclnice que 
nous connaissons aujoiird'liuj date d'aussi lojn que 1968, 
année de la Liaison avec Lévis et Qiiéliec. 

Encore aujourd'hui, celte ligne ferroviaire est mise en h ipo t -  À Saint-Charles 
tance. En 1997, on inaugurait la voie de détour pour le train 
d'Ultrarnar. Cette voie a fait couler Iieaucoup d'encre, telle- LI parojsse de Saint-Charles a cei-tainernent faii partie des 
ment les ircinsbordemen ts de  pétrole étaient craints. débiils du téléphone de Saint-Gervais car les deus paroisses 
Findement, tout va pour le mieux &,ms le meilleur des niori- communiquaient régulièremerit entre elles. Donc, I'érecrion 
des. le petit irain de l'abbé I.acroix, firjt encore des heureux. des Lignes téléplioiuques avait deburé vers les années pré- 

citées et se 61 de façon %ses rudimentaire. De petits poteaux 
de cèdre, fournis par les usagers et les municipdités, éiaieni 
p1:uités en terre et décorés h leurs sommets d'une croix de 



bois surmontée d'un verre vissé, autour duqiiel or1 h a i t  le 
fil. La ligne téléphoniqiie d u  tenips ne consistait qu'en iin 
seul fil, qu'on appelait circuit terré (ligne ground) et l'on 
n'instaliait que du fi! de fer. 

Le premier iiorn que l'oii relieiine au début dii siècle serait 
celui d'un rlinominé Duinas; il aurait tenu le central d'alors. 
Suivait, h i .  Plante, central ienii B la B.C.N., puis Gaudias 
Gagnon q u i  tiiit le centra! quelques années. En 1908, Mme 
Joseph Ruel, liée Oliw Bilodeao, piii le centra) à sa charge. 
Ses filles, I.ucde Irène, Aniiésie, Aima et imelda la secoil- 
dèrent dans sa tâclie. Doiize Iieiires durant, à cli;ique joiir, 
ces jeunes femmes se rckiyaient au  poste, donnant lin ser- 
vice Iiors pajr. En Ir)20, ,Annésic décédait et lrnelda entrait 
en commiiiiauté (elle avait 93 ans en 1990) Mnie O\da 
Prévost (~\ t i lda Routliier) avait été engagée u n  certain 
temps. Tenir ce ceiitral deniandajt une surveillance cons- 
tante. 1.e feu,  ayant prit dails la console, a\:ait pu être 
niaîtijsé s s e z  rapidenient; les dégât furent irùnimes, 

En 191 3, Mnie Ruel avait fait la grève. EUe avait deniaiidé 
uiie augnicntaiioii de salaire ail gérant général, hl. Plante. 
Cette Iiausse de salaire Iiii ayant c'té refusée, Mme. Ruel 
n'avdt eii d';iiiire clioix qiie de mettre son projet à eskcii- 
iion, Rloqiia~it les entrées iéléplioniques, eUe avaii forcé le 
gérant à écouter ses demandes; mais eue ne réussirait i les 
obienir qti'une semaiiie plus mrd. Celte grkve eiit l.ieii diirant 
le tenips des Fetes, fin 1913. Ayant eii gain de cause, elle 
hérita d'un contat qui Iiii appom en plus de son aiignienta- 
tion de salaire, qiielrlues activités de plus, soit des lignes 
additionnelles reliant les paroisses environnantes. Des 
boltes payarites fureiit iiistallées. Sous la gérailce de M. 
.bnplenian de Lévis, Lucille plil le cenlrai 1 son compte. Ce 
contrat devair durer plus de cinq ans, c'es1 à dire, jusqii'eri 
1928, Ce iranjl qu'elle faisait s~i i le ,  lui rapportait 25 6 par 
mois. Les appels ii'étaient guère nombreux dans le temps, 
ce qui lui permettait de vaquer i ses occ~ipations qiioti- 
dienries, comnie faire les liis, le ménage, la popote et par- 
fois, même jouer ail croquet. Une sonnerie I'avertissajt 
quand u n  usager appelait. 

L'année 1928 voyil le central ildémknager cbez M. Corriveau, 
avenue Ro!ale. Les demoiselles Corriveau, Dorothée, 
Simonc-, Blanclie, Yvonne er Pauline se succédèrciit à ce 
poste durant plus de 15 ans. En 1944, le centml était t m s -  
féré cliez M. Georges Ruel, aussi sur l'avenue Rovde; durant 
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5 ans, sa flue Geoigette, @rail comnie opératrice. Ce cen- 
tral de 5 000 volts doté de 3 consoles (Switch Board) ct de 
voyants lumineux, eiiiployait autani de jeunes filles qui tra- 
vaillaicnr par quari [le 8 lieures. En 1949, le central était 
déménagé à nouveau, celte fois cliez Marie-Ange Beaiiduin, 
une voisii~e. Georgett e Riiel, restxi t chef ope tatrice, dirigeant 
plusieurs jeunes filles de la région. Plusieurs d'entre eUes se 
succédèreiit a u  poste d'opératrice, iiotamnient : Yolande 
Eanibert, Gliislai~ie Lambert, Rolande Chabol, Pauline 
Bernier, Janette joli Cœur, Georgeiie CI.iabot, Rose-Hélène 
Beaiidoin, Tliérése Foriin, Élisabeth Asselin, Murielle 
Asselin, Claire Leclerc, Marie-hlartlie Rouihier, Laiirence 
Pré~osi, Jmine Prévost, Tliérèse ,4ubé, Cisèle Lacroix, Nicole 
Leblanc et plusieurs autres doiii j'ignore les noms. Le snlaire 
du ieriips étai1 de 15 $ par semaine et grimperaii à 25 $ 
quelques années plus tard. Le senrice du ienips, peu soph.is- 
tique, coniportait parfois plus de douze abonnés SUI. une 
mêine Ligie 

Le cenlal resia à ce1 endroit une bonne dizaine d'années. Le 
sysrème automariqiie des années 1959-1960 prenait la 
relève. 

Le troisiilriie Lslénieri~ qiii aliait infliiericer la vie dt.; gens de 
Saiiit-Cliarles est sans coiitredit I'arrivfit. de I'élcctricil6. Ce 
senice venait coniplCtér les delis preniiers. form:int lin tout 
qiii all;iit pousser riotre paroisse vers un tIé\:eloppernerit 
iiiespCr6. 

L'électricité est apparue (laris noire paroisse, plus de 30 ans 
après la veriue du téléphone. Pliisieurs mois après la guerre 
14-18, qiielqiies foyers avaieiir eu l'occasion de connaître ce 
bienfait de notre société. Après plusieurs années d'études et 
de perfectionnemelib, le premier pouifoir Iiydro-élecrrique 
à voir le jour daiis noire région était construit à Saint- 
Rapliael par la Coiporatiori d'énergie de Montmagny sur. la 
ri\ièz.e du Sud. Dès 192 1, deus unités de i 200 H.P. airaient 
élé jristallées au plm. En 1926, elles étaient reinplnc6es par 
3 unités de 1 500 II.R, développant 2 Si0 M. 

Ce pouvoir existe eiicorc nialgré la destri~ction des con- 
diiiies d'eau des débuts de I'oiivrage. Ces conduites hreiit 
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détruites eii 1986. Eri 1997, de noiivelles conduites ttaient 
érigées lors de la remise en m;irclie du complexe. 

La même année, (1921) un autre barrage était établi par la 
niême conipagnie sur  la rivière d u  Sud,  i la fourctie 
d'r-\rmagli (déiiivellation de 85 pieds). 

Cene compagnie dessen~xi t plusieurs paroisses des comtés 
de Bellechasse et Montriiagny. EHe changea plusieurs fois de 
noni avant d'arriver à cellli que nous connajssons aujour- 
d'liiii. De 1927 à 1963, ce fu t  la Québec P o ~ ~ e r  qui adminis- 
tra ce plaii. Eii 1363, la Commission Hydro-électrique de 
Qiiébec prenait la relitve, pour céder la place à tiydro- 
Québec, en 1978. 

Ce coniplexe était assez nioderne poiir le temps et 
suffisair amplenient h la demande, senlant presque 
esclusii~ement à l'éclairage des édifjces et des 
niaisons. D'ajUeiirç, le peu d'appareils électriques à 
la disposition des gens enrrairiai t une consonirna- 
[ion rel;if.j\lement minime. . . Le tarif était propor- 
tionnel à la deniande du tenips. Pour les édifices 
cornnierciaux, le piix de base était de 50 cents; ian- 
dis que pour la consommaijon cksidentielle, le prix 
état  de 25  cents. 

Saint-Cliarles \lillage profira du service cieux ans 
après la nuse en fonction du plan de Saint-Raphaël. 
1.e 23 octobre 1923 à cinq Iieiires de l'après-midi, 

les clients de Ia Corporation poiiwient rcrniser leurs lanipes 
à l'huile, Saint-Cliarles enrrait d:iiis le modeniisme pour de 
bon. Le village se dota de I'électrjfication des ives presque 
aiissit0l. C'élajt iine révolution, les gens n'en reiren~eni pfi .  
Malgré le faible éclairage d'une ;unpoille (le 40 ~ i ~ t s  plmtée 
en plein miiieii de la piéce, c'était une décou\lerte. Le con- 
traste && éiiornie coniparé à la lumière vacillante d'une 
lanipe ail kérosène. Pas de radio, n i  dc télévision, qu'ini- 
porte ! E'éleciriciié, c'étnii la modernité. 

--------- 
COMMERCANTS D'ANIMAUX 

Lc chvniiri tic fer alliiir perrilettrc à pIusicurs citnïtns dc 
fCtirr riiontre dc leiirs ta ,niincas d'affaires. Ce ninycn 
de transport perrncrtait ticiti tic pi-otliiits de I'Oiiest. 
b ~ i i f ,  die\al, grain, toiis relies 3 la fernie. Le tAl;lihone 
ajoutait iiilc corde de ~iliis i Iriir aiau. 

La venue de ces deux moyeiis de cornm~inications d a i i  pré- 
cipiter la veniie de comnieïçmts, pionniers de rios indus- 
triels actuels. Ces hem-mcs qiii avaient uii  certain contact 
avec les fermiers, étaietii dans le coniitiei-ce des viaildes. 
Nos boucliers contemporains sont peut-êire les derniers de 
ces coinrnercants car les goii\Teriiernents o~ii  imposé des 
nonnes si strictes, que peu d'entrc eus pcuveiit les appli- 
quer a un petit conirnei-ce. 

Dans Ics müin6es 50, un de nos concitoyens, Lrival iLlar.quis, 
abattait encore les aniiliaux qu'il achetai1 des femiers, à la 
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son grand-père à St-Pldémon. Une marche de plus de deux 

----- 
SENTIER D'HIVER - - 

jours, selon ses dires. 

Il y avait üiissi, un groiipe de cornmersans qui se spécidi- 
s ~ e n t  dans 1';icliat de chevaux. Ces bêtes, arrivant pour la 
plilpart de l'Ouest Canahen, étaient déb;irquées rlu tiAn 1 la 
gare de Saint-Charles et amenées à pied aiix enclos qui Leiirs 
étaient dévolus. Les petits coinmerçants ei quelques ler- 
nliers: venaienl en nombre acheter de ces bêtes. Ce ti'éuit 
pas toujours plaisant pour eux, car ces clievaux n'avaient 
püs ious été domptés. Lxlieieur devait les dresser, double 
travd; un dé6 en soi. Plusjeurs de nos aîiiés ponent encore 
les marques infligées par ces animaux, niadcs quatid ce 
n'hait pas morsures. les Mercier de La Durantave escel- 
laient dans ce traird. Les revendeurs étaieri t Mred Picard et 
Pierre Marrineau qui gagneren1 leur vie fiiire ce iravail. 

Porir compléter, je vo~is parlerai des conteniporaiiis qui ont 
commercé à leur tour. Des culti\lateur.s, devetiiis com- 
niei-çants pour les circonstances, vendant le~ii-s produits de 
feinie ei ceux qu'ils aclietient: à des clients de la \die. Les 
Roy, les Lacasse, les teblond, les Letellier, les Bélanger, 
eic., Ctaient de ceux-là. Encore aujourd'liui, nous pouvons 
voir certIiins d'entre eus mener leurs anim:iux à l'encan de 
Saint-Romuald. D'autres ainient niieux commercer les 
clievaux, je pense aux Roy et aiix BSlanger. 

Un de nos transporteiirs, en l'occurrerice Rolland 'ïuigeon, 
fur un des preniiers à prendre la reléve et kire  le traiislior- 
dement des animaus. Un senice apprécié par plusieurs. Il 
aurajt bertucoup d'anecdores à raconter sur ce iravitil qui 
représen tair par-fois un vtri~ible défi. Entre autres, dans rnes 
années de houcher, la fois où il ~n'avait anlené un jeune hii- 

rexu qui s'était écliappé dms le village; nous avions dû l'a- 
battre à la carabine. 

Polir les personnes de plas dc 50 ans, ces iricits fivoquetit (le 
iionibre~is soitvenirs (le jeiiricsse. Les scritiers d'liivcr~ hi- 
saient partie rle la vie des Iiabitants de Saint-CIiarles d u  
débiir dii siècle. 

Quand la neige venait fermer les routes, les ariiornobiles 
étaient remisées pour l'liiver. Les chemins n'ét;iii t pas 
ouilerts a b circulation automobile pendait la saison froide, 
les viilageois ou~mient un sentier de neige vers le rang Ville- 
Marie. hitant le graiid détour par la route de Beauniont via 
lc Jardin de Capri, i l s  traçaient ce sentier dans 13 tourbière 
du  Nord, dés que le froid avait durci les Fondrières. 

Ce sentier, qui panait du centre du ~ i l l qe ,  (au iiuinéro 2841 
de l'avenue Royale) traversxit la voie ferrée, longeait la terre 
de Josepli Lacasse, serpentait entre les ar-bustes de la 

plée », pour aller rejoindre le rang Ville-Marie chez 
M. Tremblay et de là gagner la ville, via Beaiimont. 

Ledit sentier étai1 la contjnuite de dciix autres pistes venant 
des rangs Hêtrière et Sud. Celiii de 1'Hêirière ai-rir:i t de cliez 
Phjiipye Routin et déboucliail cllez Alfred Hébert, aii village. 
Celiii di1 Sud, partait de cliez J.A. Boivin, et débouchait riie 
de l'Église. 

Tracer ce sentier n'éi;rit pas une sinéciire, forçant lioninies 
et chelraux a un tm~liljl plutôt éreintant. II fdlait aitendre les 
premières grosses bordies de neige pour hçoniiei. les assi- 
ses de la piste, qui le plus souvenl était gorgée d'eau. Quand 
la tempérahre élait propice, le gel aidant, le traud poiivait 
être exécuté en deux jours. Findenienr consolidée, la piste 
Ctair do ts  balisée, suriout dans la tourbière. 

Profiter de ce sentier pour aller voir les amis ou la parent6 
était une partie de plaisir poiir les pliis jeunes, mais amener 
les produits à la d e  était une tout autre affaire, car livrer la 
rn;ircli;uidise demanriait toute une orga~iisation. Il fallait êr re 
costaud pour circuler avec Line charge sur une piste bdayée 
par la tempête, parsemée [le bancr de neige. 

Messieurs Josepli Lacasse et Josepli Dion, usagers dudit sen- 
tier, élaien t cormerçaits d'anirnaiix. Ils faisaient 1';~baliage 
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de bœufs qu'iis reveiidaie~it aux marchands de la ville. Les 
porcs, abatlus par les ferniiers, leur étaient aussi confiés 
pour la revente. 

Pour faire leur livraisa~i, i l s  orgmisaient une carniTane pou- 
vant compler pliis de six voitures, tirées par alitant de 
chevaiur. les fermiers du d a g e  &aient erig;igés, voitures et 
bêtes, pour ce seillce. Les enfants d'Alfred Ruel du *ge, 
Fournissaient la mairi d'œuvre, Antoine, Henri, Raymoiid, 
Laurent, pour n'en nommer que quelques-uns, ont soiivent 
participé à ces voyages. 

Ide dépari h é  i 3 h du ~n;itin, il ieiic failait être debout dès 
i h 30, se donnant le temps de dkjeuiier, de s'emmitoufler, 
d'atteler les clievaiix et de charger la marcliandise (6 à 8 
porcs) dans le << doiible-sleigli >> : une charge de plus cle 
1 200 l i ~ ~ e s .  Beau temps, rnau1l;iis temps, le départ se fajsait. 
Plusieiirs aiilres voilures, arrjvmt de Saint-Getvais ou d'aus- 
si loin que Saint-Lazare, venaient grossir la carwane. Ceue 
processioii de voitures montait vers Beaumont, jusqu'a la 
route 132 ,  emboîtant le pas aus autres commerçants 
arrivant de Saint-Micliel et cles environs. Parfois, on a vu 
plus de \ingi voitures remonter la roiite jusqu'à Lévis. 

Le voyage de Saint-CharJes à la traverse de Levis prenait en- 
viron qiiatre heures. Quelques commerçants traversaient à 
Québec, via le Iraversier, livrer leur cliai-ge a w  bouclieis, ce 
qiu pouvvl prendre un autre quaire heures. Livraison faite, il 
fallait revenir et reimverser à Lélis. Ordinaireriient le repas di] 
midi se prenait sur le bateau. ,4près un d t  a la Ré@e pour 
s'aclieler un quatre épaules (flacoii de girl coùtant 1 $), le si- 
giiai de retour avajt lieu vers 16 3 h de l'après-midi. 

Les voitures soulagées de leur poids, le rerour ail bercail 
était plus rapide. Les clievaux avaient hâte de revenir à leurs 
stalles. II n'en prenait pas moins de trois lieures par beau 
temps pour faire Ic trajet. La rentrée ail village par le même 
sentier se faisait à la noirceur, souvent I'liorloge marquait 
plus de 7 heures. Les voitiiriess, après avoir reçu leur paye, 
(5 $1 rentraient à la maison et remercient les précieus dol- 
lars à leiirs parents. 

Vers la fiii des années 40, ce sentier senlait de voie d'accès 
ails « snow mobiles >). Il devait servir encore une dizaine 
d'annkes. L'ouverture des cliemins d'hiver 2 la circulation 
automobile 1i9a sa fermeture. 

qiii était 
temps, oi 

urie des 
1 ne poil\ 
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Aiiioiirrl'liiri. rioiis n'entciitlons pisestlue plus parler de Cette 
nécessité 
Mit pis C 

[le réfrig6ratioii (~LIL- irciiia conriaissons. 11 tallait s':ipprovi- 
sionner de glace pour pouvoir conserver les viandes ct Ics 
rlenrkes ~iCrissal~les. Dés la veiiiic des gnnds frnitls de jan- 

voyait les gens, siii~oiit Ics boircher! r à la 
ioii de la r6coltc de gkice. Nos ancet yiient 

~ J U L I ~  chdeiirs de l'étC. 

i, s'active 
res p r h o  

La récolte de glace se faisait ordjiiairenient à I'édiise près de 
l'Épicerie Roy (ça s'est fait qiielquefois aussi au lac de 
l'Église, au début des années vingt). En 1942, ils durent faire 
cette cueiüeae à la rivière Boyer, le barrage de l'écluse aymt 
été emporté lors d'un coup d'eau l'a~itornne précédent. 

Ides boucliers de l'époque, en l'occurrence, Josepli Dion, 
Josepli lacasse, Ciiarles Marquis, se préparaient dès que Ie 
gel avait épaissi idsonnablernent la glace; dans la plupart 
des cas, la glace poiivait atteindre uiie épaisseur de plus de 
15 pouces. Diirant un rnois, dès que h glace pouvail sup- 
porter leur poids, ces homnies allajent travailler la surface 
afin que la glace épaississe unifocmémcnt, sans faire de 
frasil. La glace état grattie à chaque cliuie de neige. Le haut 
di1 barl-age éiaii dégagé aEn d'empêclier la formation d'un 
boiiclion, ce qui aurait inhitablenient fait monter le niveau 
de l'eau el formé du frasii sur la surface. C'était l'occasion 
rêvée pour les jeuiies dés jmr  patiner, 

Dès que la glace avait atteint !'épaisseur vouliie, de 24 à 30 
pouces, ordinairement ail milieu dc février, la récolte coni- 
niençaii. Muni d'un godendari (grande scie i main de plus 
de 60 poiices, dotee d'une poignée), les hommes se mel- 
uient à la dclie. Auparavant, aidés d'amis et de p e n t s ,  ils 
allaient gratté la surface, et creusé un trou afin de pemiettie 
à la scie de faire son travaii. L'oiimiige se faisait en corvée. 
Des blocs de 24 par 36 pouces, étaient alors sortis de l'eau 
par des clievaiis et entasses sur le remblai. Ces blocs pou- 
vaient peser jusqulB d e  livres. 



-,- -- - - ---- 
Travail acconipli \.ersion locale 1910 Plioio : MI>~@ Ikrie Aube'-Roy 

Pendant que les scieurs tajllaient les blocs, d'autres s'a[- qiii se rnangenii dans le temps était presque faisandée. Ce 
f a M e n t  ë charger les morceaux sur uii double-sleigh tiré lroid Iiiimide attendrissait même les parties les plus dures. 
par des chevaux. La charge pouvait contenir cinq blocs, soit 
plus de 5 000 livres. Les blocs étajeni alors espédiés à la Quelques fermiers récoltaient eux aussi h glace pour leur iiti- 
réserve et entassés sur plus de diu pieds de hau i.  lité persomelle. Les fermiels de La Hstrière se rendaient faire 

leur provisions h s  le bris de Saint-GcnLu's. La venue (les qs- 
C1i:que bloc était aclieniioé sa place ail moyen d'un palai ténia fïigon6ques (1948) amenait la Fm de ceue activiié. 
tiré par un ctievd, pujs cordé dans l'appartement de vingt 
pieds carrés prévu a cette fin. Cbaqiie r'ng était rechaiissé et 
recouvert de doiize pouces de bran de scie. Quand le tenips 
s'y pi-êtail, la réserve pouvait être emplie en une semaine. 
Un petil N pow wow I) étajt alors otxanisé pour fêter l'événe- 
nient. Cliaque gorgée de vin ou de Fort était goiilûment 1 

L:i..a 
avalée. Tout était prh pour la venue (le l'été. 

, L I  

glacière. Durant les glmdes cl~iileurs, les boucliers devaient ! 
recommencer l'opération à loiis les irois jours. t a  viande - -- - 

Illustration des rnétlioda de tr:~~:iil 

Dès mai, lorsque la clialeur sc faisait sentir el que les - l 
mouclies commençaient à bourdonner, la glace éiaii mise 
dans la glücière, un  ou deux blocs à la fois selon la - I 

grandeiir de la pièce. Auparavant, ces blocs avaient été sor- 
tis de l'appartement, lavés de leur bran de scie, sciés en 

InorcalLu pliis niana.uilr;ibles, et empilés dans le  fond de la , 



LE MARECHAL- FERRANT ET FORGERON 

ail courti, 
Ifs tics pl 

Depiiis liclle Iiirettc. ce iriéticr était pratiqiit: par des 
honi iiics it. C'btait iin rndicr !rés diil; et 
IIiIS roliioi 2s. Fallait le hirc ! 

Au début du XY siècle. le Forgeron émit ni plus ni moins le 
garagjste du tenips. Réparer les « SURKY, les C:WOlBS, les 
SULKY B, etc., siirto~it les pièces niékdbqiies était son princi- 
pal tmv;UI. TravaiUer le fer, Iiii donner les formes désirées 
devenait le coré artistique de son rnélier. Le bandage des 
roiies, les Fers :d clieval, Ir fer 
Forgé, autant de produits qui  Iiii 

~iassaient par les mdns. Le métal 
é ~ i i t  chaiiffk à blaiic dais Lin four 
rempli de charbou. La chaleiir 
ardente du cliarlion activé par un 
soufflet Iiii permettait de tirvailler 
le niétal amolli, Iiii donnant la 
fornie recherchée. Des myriades 
d'étincelles s'échalipaictii soiis 
les coups martelatit la pièce 
d'acier qui deyenail, soit fer à 
clie\lal, soit essieu, etc. 

Dans le temps, le plus gros du 
travail était le << ferrage » des 
chevaux. Ferrer un cheval 
demandait une certaine connais- 
sance de la bête. En plus du sup- 

travaillé sur I'enclurne et ajusté à la patte de I'aiiimal. Fin 
~i rêr ,  le forgeron cloiiait le fer au sabot au moyen de clous 
plantés dans la corne du pied, faismt bien attention de ne 
pas touctier aus nerfs de la patte. Ce travail pouvait prendre 
plus de deiix heures. 

11 y avait deiis catégories de fers, une poiir la glace, une 
aiitre poiir l'été. Quaiid il n'avait pas le iernps de travailler 
son fer, le forgeron pouvait s'en procurer chez le niarchand. 
La foi-ge était le liez1 de rencontre des amateurs de chevaux, 
qiii profitnient dii ferrage pour parler affaires, aller aux tioii- 

port polir les cllevailx les plus h i ,  hl:i\i[ne Koutliier ,i I';iction, aidii' de son f i ls Jean Circa . 1970 
rébarbaijfs, le forgeron avaii 
comme instrunients de tr;imii, iin 
marteau, tlcs renailles, des pinces, des ciseaux à fer, des velles (le la place, pendant qiie les épouses allaieni Fajre 
couteaux coiirbés, des rive& etc., qiii servaient au ferrage leurs acbab à II'épicerie di] coin. 
proprement dil. Si le cheval était docile, I'homine prcnail 
plaisir B rra\lailier la coriie de ses sabots. La patte entre les Saint-Cliarles n'a pas écliappé à la rbgle. Plusieurs dc ces 
genoux, il coiipaii le surplus de cortie mec son coiiteaii établissements qui font aujourd'liui pariie du folkiore, on1 
recourbé. pujs rrîpait l'ongle, l u i  doniiani une fornie plus scM la populiition du temps. 11 rie resre qii'un seul artisan 
arrondie poiir I'ajustenient di1 fer. Cet ajusteinenr fait avec le faisant encoi-e ce niéiier, Lucien Rox qiii se spécialise dans 
fer elicore chaud, brfilait le surplus de corne et dégageait le ferrtige des che i~~ux de coiirse. Digne descendant de ses 
une odeiir particulière, qui itiiprégnüit l'air ambiant déjà confrères des années de crise, il Fait son rnétier avec dex- 
cliargé de ceUe du cliai-bon brûlmt clans le foyer. Le fer 6hit térité et connaissance. 



Résidence de LI. Maxime Kouthier, immeuble typique t is  houriques de forge (l'autrefois, a w  la laurge a u  m-deîhawk et le logis à l't;tage 

Photo. hlrne Bo~neaii 

Quand on pense à ce mélier, on se Iloit reporté dans les 
années de crise et bieni avant. Dès que I'liiver <c galfetait I. les 
rues, l'auto etait remisée pour six mois de repos. Les gens 
avaient illors recours au clieval. Le forgeron était appelé à la 
rescousse, réparation de voilures, femge des clievaux, etc., 
surplus d'ouvrage pour cet lionune de métier. 

Le a' siècle nous a donné six forgeroris, tous sihiés sur 
l'avenue Royale. À l'ouest, ail 2710, près du rcstaumt Le 
Carlais, il y avait le forgeron Corcirleau, qui priitiquait son 
métier, avec savoir. Un incendie devait brûler son établisse- 
ment en 1932. 

Près de l'écluse, il y avait la forge Jos Boutin. Mes données 
se 1im.iteni au seul nom énoiicé plus haut. 

Au ceritce du village, au 277 5, jl y avait la forge la plus con- 
nue, celle des frères Routliier. En 1360, trop âgés, i1.s fer- 
niaienr boutique après plus de cjnquaiite années de loyaux 
sei-vices. Masime et M é d é e  étaient les fils de CyiUe, senior. 

Leur bâtisse était un joyau patrimonial de notre village. Sa 
destruction empomt &lis la nuit des temps, une autre par- 
iie de norre pütiimoine. 

l'lus à l'est, face au H.L.M., au 2846, il avait la forge 
Chabot qui servit les gens durant plus de 35 ans. Elle esiste 
ioujours, mais pas dans sa forme originale. Eiie a été cms- 
formée en maison d'habitation. 

Quelques mètres avant la fh du village, se trouvait la forge 
Lucien Lacliance, située au 2895, en retrait cle la rue. 
Durant les années 60, elle servaii de locd au ferblantier 
Savoie. Aujourd'hui, elle a été convertje eii liabitarion. 

Contiiiuant toujours vers l'est, au 3 140, noiis rious troiivons 
au faubourg Labrie où émit situé la forge Boiiclier, voisiiie 
du Moulin hlerdec Eue servit duraiit plus de  50 ais, les Cer- 
miers qui yenaieni faire scier leur bois et moudre leur grain 
au moiilin Labrie. C'était la période d'effervescence du 
faubourg. Elle Eut transformée en maison d'liabitation. 



---.- - 

Quelques mille pieds pllis à l'est, près du Jardin de Czpri, au 
3157, i l  y avait la forge Onésime Lachance. Durant la pé- 
riode di1 casse-pierres, les travailleurs s'y rendaient hure 
ferrer leurs bêtes et réparer leurs équipemenrs. Je tie 
saurais p m e r  sous silence, Iti Forge Gérard Leblond, située 
dans le rang Hérrière, siir- le terrain actiiel cle Jean-Marie 
Leblond. 

Aii dix-neuvième siècle, il y avait beaucoup de forgeroris, les 
titres de propriété font éiat du métier des signataires. Tel, le 
forgeron Rue1 des années 1850, qui curnulait les mériers de 
feimnier ei de forgeron. Cornme il n'y a pas d'icrits sur ce 
métier tl(- :l~icEitres, mes données se liinitent aus seules que 
ji;ii pu rcciieiliir par le bouche à oreilles. 

- 

LE FAUBOURG LABRIE 

à Saint-l 
iiri des 1 

!,.,-A ... .,. .. 

: l l~~ r l e s~  t 

centres I 
, 1 . .1. 

II csl liri ~ntfroi t  l u i  lut riiirant dc norn- 
brriise+ arinFcs, iévr;ilgiqiies dc iiotre 
tniiiiicip;iliti., riv:ilixtiii iiiec ia r lie tic la hrc .  

C'élait le Faubourg du Moii1j.n qui tdlait prendre le noni de 
faiibourg l,abrie, en I'lionneur de I'liomme qiii en rnarqiia 
les anliees. Le passage de Joseph Labrie aüaj t rester dans les 
mémoires jiisqu'i nos jours. Cet eiidroit, sitiié cÔtS nord du 
rang B z  du Nord, est aujourd'hui la propriété de Maurice 
Beaudoin 

Diirant la période s'écheloniiant de la décennie 20 à la 
déceniiic .IO, ce coin de noire paroisse ;iiJa.it connaître uiie 
effenlescence coriirnerciale iinique. 

Plusieiirs corn ierce  consrihiaient le faubourg Labrie. hous 
pou\7ions y voir les édjfices commerciaus suiilanis : trois 
moulins P eaii, iiri garage, u n  marasin, iin restaurant, lin 

IiOtel er iiiic Forge. M. Josepli Labrie ékit propriétaire d'un 
des nioulins, tlii gmge, du niagasin et de l'hôtel qui servait 
de résidence pour sa famille. Le restaurai était si~iié au 
premier Crase de la maison. II était tenii par madanie Labrie 
(Dupuis) c i  sa GUe Madeleine. La forge située côté sud, é d t  
la propriété d 'un  dénoninié Bouclier. Les deus autres 
nioulins étaient situés au siid du rang, pr.opriétd de MIM. 
Mercier et Bouflard. 

$CII"O~II Il" queue pour f:ure scier leur liois 192: 
Courioisie tiiiiile Mercier 

Les gens se rendaient à cet endroit pour faire scier Ieur 
bois, moudre leur grain oii encore, réparer leurs voitures, 
sans oublier le ferrage des che\!aux. Les propriétaires d'au- 
ios po~\~aieiit  les faire réparer oii les éclianger au garage 
tenu par M. Labrie qui avait une concession C.M. Pendant 
que les employés s 'daraient  au inoulin ou au garage, les 
ciien~s, en profitzieiit pour III-eiidre iinc boucliée au casse- 
croûte. I.'li6tel quant à luj, était « réqiijsitionné >) par les 
voyageurs de conirnerce. 

Les inoulins fonctionnaient 2 plein regifne. Ail milieu des 
années trente, il n'était pas rare de voir les gens faire la 
queue durant de longues Iieures. Kn témoin a r m e  ilvoir vu 
plus de 2 j  voinires attendre leiir toiir. Le meunier, scieur à 
ses heiires, éiait M.  Adjutor Breton qui, aidé de  Ludger 
Labrie, opérait le rnoulin à vapeiir, chauffé les crolites 
résidiiellcs. Madanie Labrie et sa fille avaient la charge de 
l'liôtel, di] niagasin général et du restaurant. Eles ne conip- 
taieni pas les 1ieur.e~ et cei-tains jours, il n'était pas rare de 
les voir tra\lailler plus de 15 heures d'affilée. Leur grand 

0:) cscl.i-~ les foildatioils de I:I nou\e.lc iii;ii>o[i dejoselit i Li:iiit 
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dhouement leur attirait la syrnpatliie des gens qui appsé- 
ciaient leiir grande djsponibilité. Eues étaient kailes pour le 
public. C'étaii lieu de rencontre pour 1;1 jeunesse du iemps; 
beaucoup d'enire eux passaient leurs sojrées à cet endroit, 
jouant aux danes, aux cartes et aiix dliimettcs. Les jeunes 
dii village ajmaient se rendre ;tu fauboiirg Pliisjeurs 
;luraieni des anecdotes à raconter sur la vie trépidante qui p 
régna t 

Monsieur Labrje fait figure de legende iant son pssage à cet 
endroit a marqué les souvenirs de ceiix q u i  l 'ont  

coudoyé S .  C'était un mécanicien Ilors pair; il aimait telle- 
ment la mécanique. II n'rivaii pas son pareil poiir inventer 
qiielque cliose de nouveau. C'est en 1925 qii'il acheta le 
garage qui d a i i  deileiiir son gagne-pain. Avec deux de ses 
frères, i l  avait si bien oriente soii conimerce qii'il était 
deve~iu le plus important distiibure~~r d'autos de la Kiile-Sud. 
Sa renommée était t e k  que les gens venaieni de très loin 
faire des diaires avec lui. 

Aii plus fo~ort de son activité, le commerce Labrie, ernployxit 
plus de 20 niécaniciens et débosseleurs. Plusieurs ont 
appr i s  leiir niétier en suivant ses direciives. Maurice 
I.amonragne, conlremahe, dirigeait les Iiomnies qui se siic- 
cédéreiit h la tâclie : Aimé Breton, Ludger Labrie, 'Eugène 
Grilnard, Elnile Asselin, M. Gingras, Rolland Rousseau, 
Joseph Laccoiu, Henri illercier-, Maurice et Cyrille Nadeaii, 
Orner, Josepl~ ,  Alfred, Daniel, Paul, Robert Labrie e i  
quelques autres onr rravaiué pour lui. 

Clievrolei (U.B.Grain) lui sont passées par les mains. 
Aujourd'hui, ces aiilos seraient des pièces de collection. 
Eues étajerit garées au premier éiage. Le deuxiènie étage 
sei-vaii (le garage. Les mécaniciens et les déhosseleiirs y tra- 
\ladlaieni rondement. Lin élévateur de son invention sentait à 
moiiter les aiiios ail deuxiènie plancher. Un jour, ce1 éléva- 
teur, devd t lui occasionner quelqiies désagréments lors d'un 
bils niajeuri lieureusenient personne ne hit blessé. 

M. Labrie éiait l'%ne dirigeante du Faubourg, toi11 gravilait 
autour de son commerce. 11 étaji apprécié pzr ceus qiii 
avaient 1'occ;lsion de le côtoyer. Son piincipal liarteiiaire en 
flaires était soli hère Orner, qui, malheureusement, décéda 
trop vite, laissani un 61s de qilafre ms, que hl. labiie éleva. 
Ce ga rpn ,  Irénée, s'avéra être aussi adroit que soli père 
adoptjf. 

Ji:is. Lahrie se fait jouer un tour par as e~nployb 

Un autre de ses frères, Mred, f.naiid de mécariiqiie, excellait 
dalis les systèines électriques. Inl7enteur à ses heures, il 
fabriqua une niaclune à souder à I'acetyléne. U n  n~oteur de 
Cl~evrolei senlait de propulseur. Cette machine était 13 seule 
du genre au pays; seul son jnventeur savait la réparer. 

Joseph goûtait à toutes Ics sauces. h i d e  de découvertes. 
chaque jour. il arrivait avec de nouvelles jdées. Il ;Urnait se 
proniener en moto. CeUe qii'il possédait était pourime d ' u n  
« side-car fi; il ne passait pas inaperçu. Aucune saison ne 

.\iIi;i!:iiii!:i<i. ~ULY I I L I I ~  p i . t : ~ i ! ~ ~  à ~ W ~ C C  Circa 1930 I'ai-rêtair, niême I'hjver ne pouvait venir i bout de sa déter- 
mination. Iiiventjf, ingénieux inême, B fabiiqiia un caniioti 
qui poii\lail circuler sur la neige. C'éuir iine voilure à six 

Détenteur d'une concessioii G.M.,  M .  Labrie ifendait des roues en ligne. Pour se mouvoir; i l  en~pr-untait la pisle lais- 
Buick, des Pontiac, des Essex, des Hudson, des Durand, des sée par les voitures et les clie\~aux. 11 n'ét$i p u  a r e  de le 
Marqiieiles, des Moon, etc. Quelqi~es Ford à pédales et (les voir E la gare venir cliiérir ses colis. 



11 ioiicliait tout ce qiii ~ioiivait s'appeler mecaiiiquc. II  
enireteliait les équipenienis de la beurrerie, répar~i t  Ics 
engins stationnaires, coiistniisaji des poiits (les deus ponis 
de la rivière Boyer). M.  O d a  'i'urgeon émii son honiine de 
confiance. Ses fils, aiissi versés que l u i  en mécanique, 
appiireiit très jeunes les riidimenis di] métier de leur pèrc. 
Plus tard, ils suii;irciir ses pas, devenarit garagistes i leur 
toui: 

Lainé de ses fils, Daniel, ayanl acquit un garage, riie St- 
1- 

-1 
la- 

Georges à I,L%s, allait devait devenir iin des   ne il leurs gara- 
@stes de la région. &mé Breion éraii uri de ses tnécaniciens. 

Son €ils adoptjf, lr.énée, avaii l u j  aussi appris le niétiei de 
son oiicle. Au milieu des aiiiiées 30, il achetait uii garage à 
Beaiimoni, qui est encore en opération, maintenant détenu 
par lin cle ses gendres. Uigiie blkvc de hi. Labrie, Irénée se 
spécialisa dans la constructioii dc * Snow-Mobile faIlri- 
qumt presque ioutes les pièces ct iilveniant niênie un sys- 

tème de suspension. Il en consiriiisit sept qii'il \rendit i 
Autant de clients. ,frri de rester cn contact avec soli oncle, il 
avait installé tine lig~ie téléphoriique en ligne directe avec 
Saint-Cliar.les. Cette l igne  rudirneniaire, traversait les 
cliarnps, les bois amni de se rendre 311 garage de Beauniont, 
11 fdai t  l'entretenir souvent; iiii simple coup de vent pouvait 
la briser. 

l a  crise rie les affeciaii pas trop et les etnployés s'accom- 
modaieni facilenient di1 50 cents de l'heure (fort bien payé 
pour le temps) 60 licures par seniaine, pas de vacances, ni 
d'assiiraiice-cliôniaffe et bien entendu, pas d'impbis. Ceux 
(lui avaient [c talent se coriiptaient chanceiix de pouvoir in- 

vaillei: 

Tout allait bien, qiiand u n  malheiir ;irri\!a en sepienibre 
1939, alors qu'un incendie dttruisdt le garage et le nioiilin. 
En peu de lemps, tout f i i i  consun16. Courageiis, ne se lais- 
sant pas d6monier par l'adversité et riid6 de ses employés, 
M. Labrie reconstruisit Ic gartlge. II fabriqua lui même les 
blocs de ciirient qu'il iiiilisa pour nionier les miirs. Ce b3ti- 
tiieiit esisie toiiiours. 

q r  Maiidit Ci-inie ! » c 'éh t  son patois. [l a sfiremeni dli l'uti- 
liser penhrit cette r.econsiniction. Ce mdheur devait miner 
sa santé. Qiielqiies seniaines après les tr.avaux, il iorribait 
malade. iye pou\)ani plus s'en occuper cornnle avant, son 
cornnierce déclina et M. Labrie dut abandoiiner la lutte. il 
nioiiriit en 1944, 3 l'âge de 62 ans. L'image qu'il  a lajssé i 
Sdnt-Charles est restée gravée dans les niémuiies. 

Le faubourg Labrie ne hir pliis le mênie. Le mouliti Mercier 
resta aclif iiii cemiii tenips. Émile, fils d'Rusèbe, s'occupa 
de la moulange, broyant le gr;Lin poiir les fermiers des envi- 
ions. II  continua [e lra\>ail durant iin peu pliis de sis ;ins. En 
1947, il fer-mAt ses poiles et entrdt à la coopéraci\fc nou- 
\lellenieni co~istruite. 

Quelqiies traces (lu prissk habitent toiijours ce coin de pqs. 
Les anciens y i-elroiiveiii encore de bons souvenirs. 
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.ii ont ti'a \;aille à t1 

ic sont p . 1. î 

Encore aujourd'liiii. noiis poiirToiis voir ces Iioriirrics d'iine 
autre Cpoque qi rout7er dc 111r nos 
coricitoyens. Cf as tii.:iiic ystbniè 
d'atlucdiic, soit ia priiparr cies rcrinicrs. uoiverii roiijours 
avoir recoirrs i leurs services. 

II y a quelques a~nées,  nous pouvions enteridre dans le d- 
lage, le bruil des in~ichines creusalit des puits aitésiens. La 
paroisse a encore besoin des creuseurs de puits polir la 
recherche d'eau potable, 

En 1960. la construciion du réseau d'aqueduc di1 d a g e  a 
eu pour conséqueiice l'arrêt de cette pratique, mais non 
sans laisser le souvenir de ceux qui faisisaient ce métier. 

joseph Picard, puisalier et son cqi,ipt 1930 

Aujousd'huj, quand les gens veulent les services d'un 
creuseur de puits, ils doiveni s'orienter vers Sxint-Pierre ou 
Berthier car ceux qui le bisdent a Sai~it-Cliarles. soiit tour 
simplement dispartis di1 paysage. 

En 1930, M. Josepli Picard était iin de ceux qzii pr~tiqiixienr 
ce métier. Après plusieurs années de  travail dans cette 
sphère et avant de déménager en Abitibi, il avat vendu son 
commerce et toiit son altirail à M. Plulibei-t Lacrok. Celuj-ci 
creusa nonibre de puits dans la région avant de céder à son 
toiir, son commerce à EnijIio Gosselin. M. Gosselin devait 
être le dernier des creuseurs de puits de  notre patelin. 
Comme ses confrères, il allajt offrir ses services dans la 
région pendant plus de dix ans avec ses deux emplovés : 
Lionel Lemelin et Wcllie Deblois. Pour sabsfaire ses clients, 
Émilio s'était prociiré iine rnacliinedc imposante, pesant 
dans les 10 tonnes. Ceue macliiiie, actionnée par un nioteur 
Clievrolet de  3 tonnes, valait lors de son achat pliis de  
7 500 $, une forhine pour l'époque. 

Creuser un piiits demandait beaucoup de prépararjons el de 
connaissances. Premièrement il fallait instder la machine 
sur les c( jacks >> (levier Iiydraulique), nicrtce le in111 au 
niveau, surtout le tnât de bois, aIJ;tnr d'itistaiier la perceuse. 
La perceuse, communément appelée a drill,, pesait plus 
d'une tonne. Elle éiait amarrée aii m2i er munie d'une 
pointe au carbure ou de fer. Celie pointe de fer trempé, 
rnes~irait plus de 48 pouces (1 m 50) de long et pesai1 dans 
les 250 livres. Cette pièce é d  t fermemelit vissée à la d d .  

Qziand le tout était centré au pouce près, la d d  était mise 
en marclie. S;I niasse imposante frappait le sol à intewdes 
de dix coups à la rniniite. Chaque coup doiirié eniraii de 
plus en plus dans le sol qui cédait sous I'inipaci. Celle 

opération pou\:aii diirer des Iieures, voire niême des jours, 
selon la profondeur du puits à creuser et 1û composition du 
sol. Au débiit di1 creusage, il ktllait surveilier la roiaiion de 
la pointe, le boisage et la rentrée tmit que le roc n'était pas 
atteint. 

Le creuseur devxit être attentif en toutes occasions. Un jour, 
lors des préparations de creusage cllez un client, hi. 
Cosselin a failli perdre la vie. C'était pendant l'installation de 
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son * gréenient chez M. ] , ; ~ ~ r o i ~  de la riie de l ' f i @ ~ ~ .  Rien 
ne lajssai~ p1.ésagc.r un qiielconque maiheur. Toiit a lk t  ron- 
dement, beaucoup de spectateiirs regacd.dierit la maneuvre. 
Lors de I'éléi~atioii di1 mâr, celui-ci touclia un fil électrique 
de 7,000 irolrs. M. Gosselin qui manœiivrail les maneltcs, 
reçut la décharge qui le riva à sa niachine. Uii cri unique 
avait retenti chez les spectateurs. #'écoutant que Ieiir 
courage, deux jeunes Iiommes, se senlaiit d'un madriei-, s'é- 
taient empresses d'arracher le malheiireus de sa fâclieiise 
position. Réal Cosselin et Philippe Labrecqiie Eireni riionire 
d'une iniiiative remarquable. iM. Gosselin, brûlé aii 
troisiènie degré, était étendu siir le sol, respirant à peine. Le 
côté gauclie de  soli corps portait les br i lures  de la 
décharge. Un des jeunes Iioinnies, qui connaissait les rudi- 
rneiits des premiers soins, pratiqua la respiration ariificielle, 
sauvant le brûlé d'uiie mort certaine. M. Gosselin hit rapide- 
meiii transporté à 1'hGpii;il où il resu plusieurs jours. Un kt 
cocasse vint ajoiiler un peii de piquant à ce drame. Un petit 
cliien qui passait pal.-là, leva la patle sur  l'engin. 11 fut 
foudroyé instantanément. 

Revenii cliez lui, M. Gosselin, céda sa macliinerie à lin 
denomni6 Leblanc qui, hélas, ne put mener à bien ce corii- 
merce. Éniilio diit donc reprendre sa inacliineric. 11 opéra 
encore quelque temps soii commerce avant de vendre à 
Camille Blais de Saint-Pierre. M. Gosselin a poilé toute sa 
\je les sti3mates de soli ;wenture, ceil bfilé, teilipe gauclie 
enfoock. 

-------- 
AL' TEMPS DU CASSE-PIERRES - ------- 

Prndaiit 1:i graiide crise. c'diait uri endroit coirrii p;tr Icç 
cliîirneiirs. Travail de forqat. ni;iis qu i  pennethlit toiiicfois dc 
nourrir la f:iriiilfc. 

Un site particuber de Saint-Charles, inconnu de la inajoiité 
des gens, a eu ses mornenu de graide effervescence et ce. 
durant iine péiiode de plus de 25 années. Cet endroit, silué 
dans le r;ing Centre-Sud, reiifeme des trésoi-s de soiwenin. 
Uii peu rcculé de la roiite, entre les numéros 34 et 36 di1 
rang du Sud, il recèle encore une part de l'histoire de notre 
paielin. Cciix qui ont izi ce site, ont découverr les \estiges 
d'une activité bien spéciale. 

( //.AV l \ j O l  J \ !.)/ / ( f  J (  ,'I' 1; 1 :  1 /IO ----- ->-- -- 
DII débiit de la crise et jusqu'en 1939, cet endroit grouikait 
d'activilés, car beaucoiip d'liomsiies iroutlaieni leur gagoc- 
pain cn travaiflaiit au casse-pierres. I,e tnv~l était rare. plus 
encore, les endroits où travailler Cajde di] gou\lernemeni 
consistait en des travaux condjtioniiés par 1'allége;mce poli- 
tiqiic. 

Diirant les années 25, on y avait oiivert un clianiier qui  
devait eniployer quelques uns de nos coiidtoyeiis pour plus 
de trois décennies. Le tramil coiisistait à nourrir un broyeur 
de pierres d'oii le nom de casse-pierres. Les pierres ieciieil- 
lies, broyées, s'appelaient gornlits ». Elles sei~raient à lü 

fabrication du nincarlarn iitilisé à la confection des roiiies de 
la région. La nourriture du brolyeur consistiijt en pierres 
rarnasécs ei cliarroyées par les habitants de la région. 115 
prcrinieni ces roclies sur Ics tas aniassés dais  les champs 
depuis plusieurs générations. Chargées [nanueliement, ces 
pierres éiaieiit mises dmis (in <( banor % (tombereau) pou- 
varit contenir plus cle deux niilles livres. Celie vuiturc, tirée 
par iin cheval, appoi-tait les pierres au cassc-pierres. 

En 1936, le priv payé polir un cliargement d'une lonne de 
roches, était de 35 cents. 11 était rare qii'iin fermier piiisse 
faire plus de hiiii i70yages par joiirnée de 12 heures; il fallait 
qu'il soit près de l'endroit. Lfl f a d e  Amédée i\ubé, fermier 
qui demeurait à proxiiiiité du site, est digne de mention : ils 
avaient chario!lé plus de 100 tonnes de pierres en une 
joiirnce. Le 35 $ récolté venait combler les besoins de cette 
inüisonnée. 

Co~nme les trn7ailleurs étaient reniplacés au gré du change- 
nient de gaiivemement, plusieurs figures apparaissaient puis 
disparaisrdent h n s  le decor, iiotamnient Napoléon Elais oii 
Josepli Lacroix. 

Les pierres des clianips était épuisées, il m i t  été décidé de 
s'attaquer ail cap chez Ferdinand :4obé. 1.a roche était dure, 
il fallaii dynamiter. Émile Bisson, le djnamiteur en clieE, 
s'occupnc de niettre les cliarges dans les trous perces par le 
foreur (driileui). Ces irons pouvaient avoir sis picds de pro- 
fondeur. Uiie cliarge de dynamite cornprenail 25  trous, 
boiirris de plus de 50 bitons. L'esplosion avait lieu à 
l'lieiirc du repas dii midi, à nijdi moins ciriq exactement, 
donnant le temps aux ouvriers de s'éloigner dc l'endroit. 
L'lieiire du dîner, niomeilt de repos bien rnériré, ne l'était 
pas poiir d'aiiciiiis. II !; avait toujours des garçons, pliis 
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taquins que d'autres, qui avziient lezirs souffre-douleurs. 
80tre  anij Adrien doit certainenieni se souvenir de la 
grenouille cians sa boîte 5 luncli. 

Pour plus de sécurité, la réserve de dynaniite étai t placée en 
deliors du cliantier, à environ d e  pieds plus loin, à l'orée 
de la forêt. Cette résent  était cadenassée 2 double tour. Une 
fois que le cap avait éclat6 sous l'impact de la décharge, cer- 
k ~ n s  jeunes se rendaienl essayer leurs bras en cliargeant ces 
pierres dans iin caniion frété pour Ie mansport. D'autres 
avaient la 4( job de casser à la masse, les pjerres (rop 
grosses pour le case-pierres. C'était wajmetir irn iraval de 
forçat. Casser une  de ces pierres n'était pas facile, surtout 
qu'il fallait se sen%- d'une masse pesant les quatre à cinq 
kilos. Une heure i ce rytlime épuise le plus costaud et il 
ai.rii7ait parfois qu'ils ajent à le faire durant une journée 
coniplète. Celui qui n'étai1 pas habitué à ce travail, s'épuisait 
rapidement, il I i i i  f;iUajt apprendre. M .  Deblois, pkre de 
WeUie, âge de 60 aiis dans le temps, d ancien mineur dans 
les mines de Thefiord, hi1 professeur à ses heiires. 11 montra 
à plusieurs jeunes comment s'y prendre pour ne pas tira- 

vaiiler pour rien. 

1 Iliie roche, disait-il, ç;r se fend comme une bdche, tu 
cognes sur iine des veules de la roche; tu attends quelques 
iristants, le tenips que les ondes fassent leur travail, puis le 
prochain coup qiie tu donnes fera éclater b roche. 1) 

Ces roches cassées étajent aclieminées au casse-liierres où 
deus hommes se relayaient à cœur de joiiniée pour nourrir 
le monstre, gueule béante de deux pieds carrés. 1.a rnaclunc 
avalair goulûment les pierres que Roland Aubé et Achille 
Lahonté l u i  donnaient à force de bras au q h i n e  de 200 
tonnes par jour. Le bruit étriit jnfernal, telleinent qiie les 
gens dii village pouvaient eii percevoir les \librations. Le 
salaire gagné padtrait ridicule aiijourd'liui, mais était bien 
apprécié dans le temps, les ouvriers gagnaient 2,50 $ par 
journée de douze heures. 

üne partie du m a c a h  était fait sur place et chargé dans 
les camions avec uiie brouette à cirnenr. Tra\?a.il éreintani, 
Réal doit sirement se souvenir des sueurs qu'ik a versées 
sur ce cliantier. Pi1 Hébeiz était le cantonnier du tenips. 

-- -- -- 
Mainieiiarit disparu sous les arbrisseaux, le site fiit fermé 
daris les années 50 et la nature a depuis, petit 21 petit, rega- 
gné ses droits. Témoi.ns de ces lieures de sueurs : quelcjues 
pierres, quelques caps ravinés par les trous de dnll. 

LA CIE DE BETON DE ST-CHARLES LTEE 

Cetie compagriie n'cxistc plus. Seiils rliielqiies sam'enirs 
habittrit encore la niémoire (le ceris qui y ont ti'~v;till6. 

Pour la jeune génération de Sdnt-Charles, l'en-tête de cet 
article ne dit pas g m d  chose. Pour les plus igés, ça a une 
toute autre co[ison;tnce, leur rappelant un coin de paroisse 
qui fut le gagne-pair1 de pliideurs. 

Peut-être avez-vous déjà vu les vestiges de cette industrie 
sihiée au nord de la voie ferrée, en ligne avec la déhinie 
gare de Saint-Charles. Cctte industrie occupait plus de 
20 000 pieds carrés de terrain. Au centre, un imposaiit édi- 
Gce de un éiage aliiitajt la machinerie servani a la confec- 
tion des tuyaux de béton. 

Cette compagnie démarm le 4 octobre 1912 et avait installé 
ses pénates sur un terrain loué A Joseph Ruel. Joseyli 
Leclerc, cultivateur, Stait le président de la compagnie, 
dérenue en CO-propriété avec Josepli Lapierre er Joseph 
risseliii. Le 1" avril 1924, M. Josepli Leclerc vendait sa part 3 
Jacques Lapierre, reiirier. Le 31 mars 1930, madame Octavie 
Blais, veuve de  Jacques,  céde se s  parts à son fils 
Herménégilde, hôtelier. Quelques anndes plus tard, Irénée 
Asselin (Petit) prend la relève de son père Joseph. Or~la 

La compagnie Je lIét011 il k\  debuls Circa 1 9 3  



Prévost, ancien maire, achète des parts et devieiit parte- 
naire. 

Les débots de ccne compagnie fiirent modestes. Malgré les 
bas salxires du tenips, les Iiomnies étaienr contenls de pou- 
voir gagner quelques sous. Pendant la crise 29-39, plusieurs 
de ilos aÎnés !; ont travailié, soit coinme maiiœuvre, soit 
comme macliiniste. Amédée I'urgcon était chauffeur de la 
chaudière à vapeiir appelée boilcr à steam fi par les gens 
du temps. Georges PrSvost cliarroydt en camion le concassé 
qu'il allait clierclier au casse-pierres, rang Centre-Sud. Le 
sable é u i ~  pris Saint-Rapliaël et acheminé au coniplexc 
pu lre mênie Iionime. 1.e béton arrivait par trairi. Les deiis 
cenis poches reçues à chaque jour étaieiit prises à même le 
wqon du chemin de fer et 1ransport6es en camion à I'usiiie. 
Quelqiies anliées plus tard, Transport Breton allait quérir le 
béton à la cimentelie de Saint-Basile. 

Lige des tr.availleurs s'étalait de  13 à 7 5  ails. Raymond 
Bilodeau, u1.i de nos ainés, 11 a tra\laillé durant quelques 
années. Trcs tôi le muiii, i l  se rendait rejoindre à bicyclette 
les honimes qui travaillaient à ce plan. II avait 14 ans. Payés 
1 ,  jO $ par jour. ces journaliers ne se plaignaient pas. 
L'oiiwage étant teUernenr rare, ils étaient contents de pou- 
voir travailler. Ils ne poiivnient conipter sur l'assurance-cliô- 
inage oii fe bien-Eire social car ces senlices n'exjstaieiit pas 
dans le tenips. Les vacances, ils ne connaissajenl pas, 

Llne autre éqiiipe transvidait alors le béton dans les moules. 
Converiablement remplis, ces moules étaient mis à sécher 
durant  pliis de 20 Iieiires. Le lendemain, ils étaient 
denioulés. Ce n'étai1 pas dc toiit repos : si le tuyau émit trop 
sec, surtout les petits, il devenai~ très rh.fficile de les arracher 
du moule. 11 fdai i  être coriace pour [dire ce tiri\lail. Dès que 
les préposés réiississaient à sotiir les tuyaiix de leur gaine, 
ils étaient e.qiosés au soleil pour qii'ils Grusseiit de durcir. 

Les pièces obtenues avaient plusieurs grossei1r.s. Ces tuyaux 
mesiiraient de 6 à 36 pouces de diamètre pour ilne 
longueiir de 36 poiices. Charger ces tuyaux dans une iloitiire 
demandait une certaine force. Les plus costaiids étaient 
iinitrés à ce tmd. Roulés manueliernent à bord du tmns- 
porteur, ils étajent ;ichenjnés chez les clients qui s'en ser- 
vaient pour f ~ r e  des draiiis ou (les poiiceaw. 

Cecte petite industrie fonctioriiia durünt quelques m é e s .  La 
mode des iuyaus de métal et peiit-être le changement de 
gouvernement viiirent meltre un terme à ces activités. t a  fin 
des années 50 lit la feimetiire se concrétiser. Les bâtiments 
laissés à eux-niêmes subirent les aiiaques des saisons. l e  
dernjer occupant des lieiix, Arthur Morency, ancien mili- 
tfiire, demeura quelqiies temps dans la cabane senfant de 
bureau. Tombant eii ruine, le batiment hit rasé au sol et le 
terrain riiselé. Quelques pierres entassées sur le terrain 
denieurelit les lémoins de ces années bien spécides. 

Les honimes avaient une tlche bien définie. Les AdilIbert 
Asselin, Maurice Fortin, (Elzéar) Paul  Aiibé, Robert -.-- -.-.-p.- 

Gosselin, Hormidas Fournier, Oi~ésime Carrier, Éniile CORVÉE D'HIVER - CORVÉE D'WJER 
-. -- 

Bilodeau. René Rousseau etc,, s'usèrent les jointlires 3. 
inaiiœuvrcr Ces IUyai~x. 

Pendaiit qii'une équipe emplissait le « bocket de con- 
cassé, iine aiitre charroyait le sable. Le toiii était aclieniiné 
au malaxeur qui contenait plus d'une tonne de matière pre- 
mière. l e  ciment était ajouté à ces ingrédients et mélangé 
pendant que d'autres eniployés ajoutaient alors l'eau qu'ils 
puisaient dans un puits artésien tout proclie. La mivture était 
versée dans iine « tub r siir rail et acheminée vers les 
moules bardés de fer. Auliaravant, ces moules avaient été 
huilés avec de I'liuile usée. Les honunes qui faisaient ce tra- 
vai l  devenaient dors comme des charbonniers, noirs de la 
têle aux pieds. Un bon lavage s'imposxit à leur retour à la 
maison. 

Si vous vivici! l a  le, il est presque ccfiziri que voris 
avlcz enteiid~i 1i;ii' s joiirnées d'e~itre aidc, lors d'in- 
ce~iclie, dc récoltes, de i)üchage etc. C'étai1 les * Bce .. 

Le mot corvée évoque un niomeiii d'aide dans une épreuve 
oii un travail qiielconque. il est intéressait de constater la 
grande participation apportée dans ces moments. II arrive 
souvent que des conrées soient faites par des bénévoles lors 
rl'événerncnts pal-oissiaux. II n 'y a pas si longtemps, des 
conrées étaient organisées dans des activités :innuelles bien 
précises, qu'on se r-q~pclle le Cliarolajs champêtre ou le 
carnaval d'tiiver. 

Reporions-nous 50 ails en arrière. Une des premières 
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coiyées à a\Wr lieu cuin.iiellement était la coupe du bois de 
cliauflage. Daiis le temps, la majorité des niaisons étaient 
chaiiffées au bois, octaionnant une demande considdrable 
pour ce produit. Plusieurs posséd~ent  des lopins de boisés, 
ce qui leur permettait d'avoir leur bois de cliauffage à 
iiieiUeiir conipie. 

L'autonme \leni], c'étai1 la coupe qiij se faisait ai1 sciotie ou 
au godendari. Des que le gel avait diirci les fondrières, le 
charroycige du bois etait entrepris au nioyen de clievaus. 
Approcl~és aux bâtiments, ces bill06 étaient cordés oii mis 
deboiii, jusqu'au joiir du scinge en billes. Qiimd le ienips 
était propice, la coi-irée di1 sciage étai1 alors organisée. Ides 
amis, les parents Ctaient réqiiisitionnés; les refiis étaient 
rares. Us acceptiieni avec en1 pressemen t . Ce travail devenait 
un c e m n  riruel dans h vie lu\rernale. Le banc de scie é h t  
installé, puis harnaclié à un engin stationnajre au nioyen 
d'une grande courroie de plus de six pouces de large. Après 
quelques essais, le moteur éiait tnis en marche, actionnant 
la scie qui se mettait h cliantonner en attenre du preniier bil- 
loi à couper. Fin prêt, chaque hoitune étai1 dévolu à une 
iâche bien précise. Le scieur s'inslallajt au banc de scie, 
attendant le serveur quj fournissait les billots à couper. Le 
teuf-teuf du moteur se mêlait alors au szing-swig de la scie 
mordant le bois gelé. La première bille sortait des mains du 
scieiir qui la poussait au claireur. Celui-ci lançat les billes 
quelques verges plus loin, empilant le tout dms un tas qui  
ne cessait de monter* Scier ces billots pouvait être assez dan- 
gereus. Plulippe LaIionti y a laissé la l i e  1oi.s du b i s  [le la 
roiie d'air et plusieurs y ont laissé des doigts. 

- - - - - _ _ p  

Pendant qiie les hommes s'occiipaient à ce travail, la 
maîtresse de maison, aidée des voisiiies et des parenres, 
coiifectionnaii le repas. À rnih, lous déiaissaient la « job 
cf se rendaient à la in,uson avaler une bouchée. C'ét& une 
joie pour ces danies de voir les Iiornmes s'emparer n (le 
leurs tounières, de leurs kves au lard, de leurs bries ii la 
mélasse; le plaisir se lisait sur les figures. 

Normalement iine deuxième corvée suivait qiielqiies 
seniines plus h ~ r d  : le bzttage du gran. Eiigrangé à l'ail- 
tonine, le grain mait été remisé tians le fend pour Irii per- 
nieirre de séclier rlavanuge. Dès que les fenriieis croyaient 
que leur grain était convenablenient séché, les préparatifs 
conmençfient. Il leur fda i i  composer avec Ia macliinerie 
qu'ils avaient. Bien avant la venue des engins à gaz ou 4 
ilapeuc s'organiser était assez accaparant. En 1935, conmie 
me disait un ancien : 

II fallait sortir le "Wos-Por" (déformation de l'anglais 
"liorse-powered") que nous instdl.ions sur le fenil. Ceite 
engin était action.né par les clleuaux qui ,  eii niarcliant dans 
la boîte don.nait la force motrice au niécaiijsme. 

Les gerbes de grains étaient approcl~ées et placées dans la 
giieule de l'appareil qui aspirait (out ce qii'on lui présenîait. 
Celui qui nourrissait cette machine, s'appe1;tit le batteur. 11 
devaii lairire attention aus dents acérées quj venait clierclier 
les gerbes presque d;ms ses niains. II lu i  fallait être aiteniif, 
ne p s  se perniettre de distraction, car uiie mairi pouvail y 
passer, Roll:md hubé de Saint-Cliarles en siil quelque cliose. 

L;I venue de I'engiii staiionnajre devait clianger les règles du 
jeu. Désorrn;ljs, le « Wos-Por » ne setait plus qii'uri soii- 
venir Comme son prédécesseur, ce nouvel outil apportail Lin 

La charperile est l+it:c! 

--------- 



peu plus de vitesse dans le battage. Les grains sortaieiit plus 
rapidement de ki batteuse. 

Les grains détachés de la pille, poussés par la soumerie, 
tombaieni dans une poche, puis étaient amassés par un 
Iiomme. Quant 5 la paille, elle sortait à l'autre Lioiit de la 
machine, soufflée par le mécanisme vers une portion 
dégagée du fenil. Cette pajlle, gorgée de poussière, était 
entassée par les jeunes « flot a, (de l'anglais feUo117) qiii se 
relayaient polir la pousser le plus loin possible. Avec le 
temps, In pajUe devenait trop abondante. 11 filait la foiiler. J1 
arrivait soiivent que l'on se serve d'un brrsuE pour le faire. 
C'é~ilt une « job » salissante. Quand le gcnin éiait trop vert, 
(pas m e z  sec) il arrivait qu'u~ie partje du grain pourx-isse, 
dégageant une poussiére qui colI;ut ai l  visage et aux bron- 
ches. La respiration devenait diflicde. Les jeiines loiissaent à 
cceiir fendre. Ils (levaient ci-acher cette c rase  qui Ics étouf- 
ku'l. Quand le lravail prenaii fin, ils étaient les plus heureus 
du groupe. Heshit le bœuf à faire descendre : pas facile, il 
faiiail presqiie le poiisser en bas du fe~ui. 

Figiires noircies, les jeunes apparaissaienr ails hommes quj 
riaielit de voir leur miiiiiquc, Plusieurs de nos contenipo- 
rilins se sou~ienoent d'avoir goûté à celte niédecine. Bien 
des ariecdotes éiaient racontées lors (lu repas qiii suivait 
cette confée; c'était presque un pique-niqiie eii période de 
ca rnad  ! 

-- - -.----.-- 
LA TUEUSE 

Elle ét:ii 
soiipqon 
..a..:.. ,..a* 

I iippaanle 

ri:iit l'am] 
,,,,.in m.. 

h iin jour 
plctir qii' 

SI* ..... 8 

d'ucrolire. Pcrsorine ne 
ridre sa visite. Son soii- 
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Dés les premiers joiirs d'octobre 1918, elle s'était infiltrie 
soui-noisenient dans les denieures de nos paroissieiis. 
Auparavant elle était apparue viriilente dans les grandes 
villes di] pays. Plosieurs de nos faniilles goûtèrent à sa 
médecine; le deux ocrobre, Béarrice ,Qselin sept ans, fille de 
Josepli Asselin et de M.I .  Couture, succombait à ses 
attaques, première de cinq Wclimes ce jour-li. 

la maladie était apparue discréte rnajs combien niortelle. IV. 
~Mauricc Lacliance ni'a i-acanti ce pctit récit doni i l  se sou- 

/ / / l o \ / ~ l i , ' \ / ) / . l ~ ~ ~ ~ , I { i ) i / ' \ / / , l \  
-- -- ------ 
ven;Ut : « J e  revenais des clianips avec moii père, quand u n  
vent hunvdc de l'est, pesant, iioirâirc, noiis tomba déssiis, 
nous glaçant jusqu'a~ix os. Mo~i père me dit dors  : Ce n'est 
pas normal, c'est un signe (le mort. Rous reveiiions en hâte 
à la maison, iransis ei tremblarit de tous nos membres. 
J'avajs dix ans. Mon père, n'écoutant que son e q é i ~ e ~ i c e ,  
nie servit uiie "poiice" (le gin, coupée de iniel ci de ciiron 
chaiid. Ce remède demit me sauver *. 

C'étajt la GRIPPE ESPAGNOLE qui faisait soli entrée à Saint- 
Chai-les, non1 ainsi donné à ceite iixdadie parce que le pre- 
nier cas obsei~é fut en Espagne. 

En peu dc tenips le fléau g$iia presque toiiies les demeures 
(75 % disait-on) senlant la p.mique dans la pop~ilaiion. I,e 
nia1 s'annoriçaii par un inauvais rliume, auquel s'ajoutait 
iinc fiwre ardenie accompagnée dc fortes douleurs aii côté. 
Elle emportait les personnes atteintes eii quelqiies jours. 
Cette dectjon pouvait preridi-e diverses fornies : net-ireuses, 
tlioraciques et gastro-intestiliales. l a  Iitngue dii malade 
devenait d'lin blanc bleuâtre et briUant (langue de porce- 
laine) terrjfiarit n'inipo1.t~ qui. Les médecins du temps, 
niessieurs Perron et Mcbye ne disposaient que de peu de 
moyens poiir combattre ceite nialadie. 

Les gens inouraient comme des mouclies. À Saint-Cliarles, 
dés les premiers jours d'octobre, cinq décès étaient déjà 
signalés. Chaque jour qui se pointait, voyait iin monbond 
s'ajouter aux autres. les clocl~es sonnaient Iiigubrerneiit. 
C'était le déli.re parmi la popiilatjon et la peur s'était i n sd -  
Iée dans les foyers. II ii'était pas qiiestion d'esposer les 
d~pouilles: p z  de niesse solennelie selon !a rradilion. Force 
émit donnée aux gens d'accepter que le défunt soit eiiterré 
le leridemain du dEcès avec comme selil accoinpagnement 
liturgique un simple jet d ' a i l  bénite sur la depouille. Dans 
certains cas, la chambre qu'occupait le défunt ét.ait con- 
dami~ée jusqu'à la Gn de I'epitlérnie. 

C'était la panique. Sairir-Charles perdail nombre de ses 
membres. 

Le premier décès répertorié ( 2  octobre) Eut celui de 
Béatrice Asselin, sept ans, Fille de Joseph (coclier) er de 
M.L. Coubre. 

Suivaient deus de ses smirs, qui reiiddent I ' h e  le même 
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Alfred, vingt ans, fils de Fraiicis Roy (cultivateur) ei de 
Elmire Roy 
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Gabriel, un mi, fils de Eugène Roy (cultivateur) et de Ahna 
Leiellier. 
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i-1 l- '~sse. mardi le S uctolire 1913 

Le 5, Bernadette, 22 ans, fille SiYilien camére (cordo,,- 
ilier) et de Claiidia c lais. 

Le 6 ,  W i h d ,  un ai, allai, rejoindre son pedi frkre, c~J,~~,, 
décédé Ie 2, Gis de Eugène Key et Letellier. 

Le lendemain, 3 octobre, deiix personnes décidaent, soir : 
hlarie Lem;-, 33 a s ,  épouse de Joseph Diifrcsne, géranl de 
la 3 . C . N .  er joseph Chabot, 31 ans, époux de Alexina 
Prévost. 

Riuninni i,,,w,,&,rr-p&mc LI hpriënr. .-nirmn. irniiin 
Y. W.". pr.,ilri *. 0 " r u . A  

--- -__ - mmDiri,- 3.. o=c. 4'.Ln.'l 

., IEcouroN, iw ISLE?E%~.?+'" .,,.nbiii ,, iirn.i>i.. a- inai+- 
Le 7 ,  Philippe, SePt ans, el 6is de i\medée B]anclieite el de 

-,--.W.-- , di 4- 4. ."- . . 1 m h  n- - .- - -  ., - 1 -  ibnailda Couhire. 

Le 4 octobre, taui-etie, cinq xns, fiUe de Ovide Ldiinarnrne 
(jounialier) et de Létitia Labrecque. 

Le rnème joui; décédait deux autres rnenibres de cctre 
famille, Lo~iisana, seize ans et Amédée, 55 ans. 

Le !, Adrieii, sept ans, fils de 14rtlrtbut. Gosselin et de i\.laliiiia 
Noël. 

Le 8, Roseha, quinze ans, fiUe de Adélard Rousseau (cultiva- 
ieuc) et de Léoiiie Bergeron. 

Le 8, Dclphis, dix-huit ans, fils de Anioinc Godboui et de 
Eudora Plante. 

Le 9, Anfouiette, onze ans, fille de Adélai-d Laroiiclle (culîi- 
vateur) et de Maiie Pohln. 

p- - - - - -  



Le 9, Lucien, iiii an ei demi, fils de Ocble Fournier (indus- 
triel) et de Albertine Robertson. 

Le 9, Josepli. deux ans, fils de Georges Roucharcl et dc 
Marie Fortiii. 

Le 10, Angéline, tiuit ans, fille de Arthur Chaboi (cultivareiit) 
et de klise Asselin. 

Le 11, Wilfrid, dix-liuii ans ,  fils de Rosario L'Fleureox 
(menuisier) et de Antoinerte Gamin. 

Le 11, Marie Fonin, épouse de Georges Bouchaid (joiir- 
nalier) elle allait rejoindre soli fils décéde le 9. 

Le 11, Onier, dix-liiiit ans, fils de Adélard Rousseau et dc 
Léonie Bergeron. 

Le 11, Alierr: sept ans, fils de Octave Founiier (industriel) 
et de Al berline Robertson, deuxièii~e eiifant perdu. 

Le i l ,  Marie-Rose, dix  ans, fille de Jeaii Fradette (jour- 
nalier) et de Pliilornéne Ulais. 

le 1 1, Féljs Srudel, 66 ms, épous de Cézarie Bélanger. 

Le 14, Aima Nadeau, 33 mis, bouse  de Joseph Asselin (cul- 
ti\?ateilr) 

Le 14 ,  Pierre, uii jour, fils de ]osepl.i Fournier (culiivaieur) 
et de Elmire Prévost. 

Le 14, Ehurc Pr-évost, 33 ans, allajt rejoindre soi1 fils Pierre, 
décide le même jour, elle était la femme de Joseph Fournier. 

Le 14, Gkr;[rd, quinze ans, fils de Nüpoléon Labrie et de 
Adéla Bouc1iar.d. 

Le t 5, Eiigénc Chaboi,(culti\~ateiii) 36 ans, @aux de Aleina 
Beaudoin. 

Le 15, Elmire Diori, 3 1 ans, épouse de J.Orner Coiinire (cari- 

tonnier) 

Le 16, h a i s  Vdlières, 35 aiis, épouse de Louis Gonihier 
(cul tiiriteur) 

f ' { I l< (  J.\!:)/./ C / j / ,  l<f ;(.-f./i !' \71<P - 
1.e 17; Cécile, iin an et dcnii, fille de Pierre Martineau (jour- 
nalier*) et de Ajne Foiiinicr. 

Le 18, Énule, vingt-quatre ans, fils de Tliomas Bilodeaii (cul- 
tivateur) et de Philoniène 'tiirgeon. 

le 18, Philomène Coulomlie, 78 ans, épouse de André 
Blanchet. 

Le 18, Carolitie, vingi-iin ais, fiUe de Amédée Blanchettc et 
(le hinanda Couture. 

Le 20. Doiiat Lemelin (menuisier) 42 luis, Cpoiix cle Léda 
Asselin. 

Le 20, Luc, quaire ais, fils de Arlhiir Gosselin (cantonnier) 
et de Mdvina Noël. 

Le 20, Mliiir, diu-huit ans, fils de Josepli Samsoii (cultiva- 
~eiir) et de Lydia Ca~itiri. 

Le 26, Alvre, vingt-uii ans, fils de  Pierre Leclerc et de 
Mal\lina Pimlc. 

Le 28, Josepli, dix-li~iit ans, fils de Josepli Pelchai et de 
Aman& Bolduc. 

Le 28, EniiIe ~ourchesne, iingt-un ans. 

Le 2 no\lembre, Marie Gosselin, 66 ails. veuve de Félix Ruel. 

Le 7 novembre, Denise Nadeau, 42 ans. 

Soit 47 sépiilrures cn 36 jours. Presqiic toutes les ramiiles 
étaient en deuil; les femnie habillées de noir et les Iiommes 
portaiit brassard. Pour coiijucer le mal, la itiajorité des 
hommes hiivajent leur « ponce ,> quotidienne e l  se tetiaient 
presque toiit le lenips enrre deus vins. Quaiit aux femmes et 
aux enfants, le reniède était le a pain iûllec -, aidé d ' u n  
rnorceüu de camptire qiie tous portaieni sur eux. 

Pliis personne ne v0111Eiit soi-tjr des niaisons de peiir de se 
contaminer les uns les aiirres. Sc noiirrii était deilenil un 
pro blèrne, les magasins n'oiivriin i qu'en cas de stricte 
iiécessité. Les écoles, les églises ei les endroits publics 
avaient été fermés le temps que diira le Uéaii. 



\ S { I L / / . ' I ~  1 i ! i C l \ f . ~ l l / / ~  - 
Cette rnddie  avi t  été apportée des cliamps de baWe de la 
Grande Guerre, par les militaires rentrarit ail pays. Les 
pertes furent énormes : au Québec, on dénornbm pas nioins 
de 13 000 morts, et au Cmada plus de 43 000. 

Le 19 novembre, les autorités considéralit que la nidadie 
était passée; les églises fiirent réouvertes au public et une 
messe d'action de Grâces f u t  clianiée. 

Le 1 1 novembre, l'on apprenait la signatiire de l'armistice. 

Note : Le souvenir le plus marqiianr que je conserve sur 
cene phiode, est sans contreclit, la ive  des écritures treni- 
blotaiites des lénioins signant les registres de décès. 

- DRAME FORESTIER 
- 

Vous vous êtes slirbenient déji proniené en foret ! Voiis avez 
alors b6tiCficié de monicrits (le détente ii ni11 airtrc ~iareil; 1:i 

paix des soiis-bois. zigrbmentée du cri dcs geais, du piaille- 
~nclrit des ri-iévuiges ct du rnartt'lemciir du pic bois, apporte 
une pose cifraîcl-iissantc thns ilos vies trépikiiites d';iiijour- 
d'lruj. 

Le bliclieroi~, cependant, ne voir pas ces monients de  
détente avec le même eii. Eiitendre la scie gniger le tronc 
d'un arbre, le vois s'écraser au sol, fait partie du plaisir qu'il 
en relire. À chaque automne, quelques-lins de nos fermiers 
se dÉcouvrcnt une âme de bûcheron et i l  n'est pas rare de 
les voir Faire ce trii\)d. Ils conjuguent les deux a.dtudes et 
bien malin serait ccluj qiii les empêcherait de vivre ces 
moments. 

I l  y a plus de 50 ans, bûclier ét.ait une i~écessiié car la 
grande majorité des gens employaient le bois comme com- 
Iiusiible. Parfois, il leur arrivait des mésaventures qui lais- 
saient d'amers souvenirs. 

Un jour du niois de décembre 1930, une E a d e  de Saint- 
Cliarles goûta à de pénibles moments. M. Joseph Leclerc 
(grand-père de Pau1 Leclerc et d e  niadanie Maurice 
~acroiu) s'était rendu dans son boisé bûclier sa provision de 
bois de cliauffage. 

Parti tôt ce niatin du 12 décembre, il allait vjvre son tra$que 
destin. L'liorloge marquait sept Iieures quand il partit pour 
son boisé accompagné de son engagé, Émile Bisson. Ce 
boisé élai t  aux iimiies nord de sa ferme. Luncli en mith, 

c'était presque iine détente pour e u .  Ils ne se doutaient pas 
de ce q u i  les auendait. 

C'était le tenips de la ch;isse. Le gibier abondait dans le 
temps. Tl n'était pas rase d'apercevoir des clievreuils, Quant 
au petit gibier, il était si nombreux qu'il fallait presque le 
prier de s'éloigner. Monsieur Leclerc, avait apporté soti Fusil 
et se proposajt bien d'apporter un bon gueuleton à sa 
femme. 

Quelques érables avajent été soigiieusement clioisis, de 
beaux arbres, trop vieux c e p e n h l  pour contiliuer d'exister. 
Sans plus tartlen; les deus Iiommes se mirent à l'ouvrage. [,es 
sciottes entraieor allègrenient dans l'aubier. En moins de 
temps qu ' j l  n ' en  faut pour le dire, plusieurs spécimens 
jo~ichèrent le sol. 

La b i m  qui les tenaillait leur fil prendre conscience que 
l'heure du dîner était arrivée el qu'il leur fallait prendre une 
bouchée. Un niomeiit de répit qu'ils apprécièrent pleine- 
inenl, sur-tout qu'il était égayé par le chant des oiseaux. 
Soudainenlent, des coups de feu vinrent briser la quiétude 
hiit apliréciée. Les oiseüux s'envolèrent effrayés. Quelques 
balles saèrent  i leurs oreilles; monsieur Leclerc ressentit 
iiii frjsson qui le stressa un monient. Voulant se donner 
bonne conscience, Émile scruta les environs à la reclierclie 
du cliasseur. Personne en Ive, c'éiait sûrement des balles 
perdues. 

Dei~\: heures plils lard, le temps du bfichage fini., nionsieur 
Leclerc prit son fusil et partit chasser pendant qu'Émile 
ramassait les outils. Une perdrix prenant son envol le fit sur- 
sauter. Connaissait les habinides du volatile, il. ~iarrir dans la 
djrection opposée à son envol, décriilant un demi cercle sur 
plus de trois cents pieds. M. Leclerc, l'aeil chercheur, surprit 
la perdrix qui se tenait craintive, prête à s'envoler. 11 mit 
l'oiseau en joue el Iiii envoya une volée de lilornbs qui le fit 
pmer dc vie à trépas. ïout heureux de son coup, il s'avança 
vers la bête qui expjrait dans des soubresauts soutenus. II se 
penchajt pour la ramasser et la mettre dans sa gibecière, 
lorsqu'il ressentit une douleur vive dans le dos. 11 6t une gri- 
mace, se demandait ce qui poui~ait bien lui arriver. Sa pre- 



ni.iè1.e pensée fui qu'iiiie brai~clie 1'ail;iit aiteint au passage. 

Ployant sous la douleur, i l  reMnl siir ses px et demanda à 
son compiignon, @niilel de le raniener à la rnaison. Teii;Lillé 
par le mal, jamais il ri'ailait trou\ié le ti-xjet de retour si loi~g. 
Quand i.1 arriva chez-lui, il iie tenajt plus siir ses jambes. Sa 
femnie esi;qra bien de trouver ce qiii le tourmentait auuni. 
Devant l'irnpossibi.ijté de trouver la cause de son nial, elle 
téléphona au niédccin qui, après esmen, diag~iosiiqua uiie 
blessure par balle. Il avait été atteint aux reins. 

N'ayant pas l'équipenieni nScessaire pour eiile\ler le projec- 
iile, le médecin coiiseiUa au blessé de se reridrc à l'hôpital. 
La balle Ci i i iL  entrée profondément dans lin muscle du dos. 
Le blesst: ;ouilrait le martyre; s'liabiller, se rendre en ville 
lui demaiicid des  effort^ ino~ijs. Le trajet Saiiit-Ctiarles-Lélis 
lui parut bien long. 

Plus de doiize I~eures s'étaient écoulées depuis ce coiip 
fatidique. Rendu à I'Hhtel-Dieu, les médecins réussireni à 
estraire la balle cjui s'était logée denières les reins. Des corn- 
plications sur-rinreiit. Le blessé, trop affaibli, dépéiit pei~dant 
iine coiiple de jours et lie pouvant r.elir.endre ses forces, i l  
s'éteignit en proie h cl'arroces so.uffrfraiiccs. II avait 60 ms et 9 
niois. 11 ~ L Q .  maire de Saint Charles \iUage depuis rluelqiies 
anném. II decEdcl le 15 et fut inhumé le 18 décenitire. 

Une enquête policière, comniaiidéc par le coroner Perron, 
durn pliis de dix jours el révéla que le coup de feu avait été 
tiré par un  :idolesceiit des en\irons. Le jeune garçon de 16 
ms, fut acctisé de cet accident. Vil son ge, il en hir qiiine 
pour des réprirnaiidcs. Ce draine échauffa les esprits u n  cer- 
lain temps. 

- -- 
ACCIDENT D'AVION 

Voilit rinr joiinik qlii n'allait pas passer iiiiiperçiic; c'etüit 
iin dirnmehc. . . 

Le 18 octobre 1942 allait devenir une joiirnée traiimatisaiite 
pour les gens de I'Hêtriète. Un éifénement Ilors de I'ordi- 
nxiie devait longuement les iliai*quer, et encore aujourd'hui, 
il est toujours dans la mémoire de ceux qui l'on vécu. Ce 
drame survenu en après-niidi, boulerlersa les opinions de 

nos concitoyens, leur faismi prendre coiiscience des a&es 
de  la giierre qui sicissxit en Eiirope. 

Cette jourliée s'éiait aii~ioiicée seni blalile aux precéden tes. 
C'étaii djri~ünclie el rien nc laissait présager iine [elle 
tr:tgédie. La denue de irois heures venait de tinter, plilsieurs 
vaquaieiit à leurs occupations ou se reposaient en adniirant 
les belles coiileurs de l 'automne. Le Iiriiit d'un avion 
ai-iivaiit du sud fit lever les iêtes. 11 seni biait en dirficulté, car 
le moieur (le gauclie du Cessna avait des ratés. D'ailleiirs. 
uiie longue flimee i3oir.e s'en écl~appair. Une esplosion se f i t  
alors entendre, projetant I'wion vers le sol. En nioins de 
temps qu'il n'en faiit polir le dire, il piquaii du nez et s'écra- 
saii dans le clianip du fermier Alfred Patry (P.E.Beaiipré) 
côté nord du rang Oiiest. Le choc fut rerrible. Tel un 1 s t  de 
porcclaiiie, l'appareil se biisa eii nliUe niorceaux éparpi1li.s 
à pliis de  niille pieds à la ronde.  Les deux: rnnieurs 
creusèrent iin cratère de plus de s iy  pieds. Dcs 1amlie;iux de 
chair. humaine se inêlaient aus pièces de métal {tordu. Le 
bi-iiit de I'inipact hi resseiiti jusqu'au ili.Uage. II n'en fallait 
pas plris pour atîirer- les ciiiieiis et les coUectionneiirs de 
souvenirs ». Les prenliers at-rivés s'empressère~it d'aller se- 
couiir les mdl~eureux aviateurs décliiquelés, plis daiis les 
débris funiants. 

f i lahme Lionel Lemelin, ténioin de ce drame, nie racontajt : 
rr NOUS somnies accoiiriis en rnarchmt parnii ler; débris de 
lla\ion et les restes Iiumains, c'étair Ilomble i voir. La sen- 
leiif de cliair briilée iioiis prenait aiix nariiles. La \ve di1 
coips sectionné di] pilote rqespirant encore nous lraumati- 
sait. Nous nous sommes enipressés de deniander le prétre, 
en l'occurrence l'abbé Georges CSié, ciiré dc Saitit-Cliarles. 
II admiiiistra les derniers sacrements auri moriboiids. 0 

Quelques témoins avaient alerté l'aéroport de l'Ancienne- 
Lorette qui avait déj3 été contacté par le pilote Carter. 
L'armée dépêclia douze de ses honirnes afin d e  monter la 
garde et éloigner les curieiix trop entreprenants et les 
cliiens à la recherche de rioiirriture. Le site de l'écrasement 
attira les curieux toiir le restaiil de la journée er des jours 
suij1an ts. 

Da~is L e  Soleil du Iiindi, nous pouvions lire : 
- Les citoyens de Saint-Cliarles-de-Bcllccbse ont eu la 
siirprise de leur vie, hier après-nudi, lorsqu'un avion m é i i -  
cain est tombé près  de leiir village. Dciix mcnibres  



d'équjpage ont perdu la vie 

II enchaînaii en décrivant la tragédie : 
- Certains objets fiirent trouvés permetkm t 1 '  iden tdîcatjon 
de deux nienibres de l'éqiiipage, l 'un du Texas et 
l'autre de Minneapolis. De I'argetit fut rrouvé ainsi que des 
niorceaux de parachute, un sac de  courrier et l 'on se 
deniandait s'il y a~air plus de detu mois .  Une enquête fui 
insrituéc. 

Le neitoyage du site dura plusieurs jours; le tertrin fut riet- 
toyé le mardi et le tout mnassé le lendemain, y conipris les 
restes lii~rnains. Les ~ictimes furent inliunifes eri présence 
des membres de  I;I faniille Carter, ail cimetière Mouiit 
Haimon de Silier): prés de Québec. 

Une petite visite à ce cinietière vous pern~eflra de voir les 
lrois pierres tombales, gardées par une des pales du Cessna, 
qui, tel un d i t a r e  air garde-à-uoiis, espose sa f x e  princi- 
pale au soleil coiichant. Des irisctiptions gravées sur cette 
liiéce de I'avion, relatent brièvement l'histoire de ce drarne 
en ces rermes. 

In nienioq of tlie following members of the US Arnly 
Corps, \\lho died in iine of duiy wlien i.heir ~ r p l a r i e  crasl~ed 
near Saint-Cliarles on Octobei* 19/1942; 2" dLt 1-larley 
W.Shoat, l x  Lt 1,ee D.Kerr, stafe John R. Caner. - 
Les pierres lombales nous font part de l'âge de ces aviateurs 
et de leur oïigjne : I-larley, W Shoat, 26 ans - Texas; Lee 
Donald Kerr, 22 ans - Wasliingtoii; John R. Carter, 21 m s  - 
Tesas. 

Pilissent-ils reposer en pûi,~. 

. .. 

Mei!ori:i! du ri!iictit.r.i1 ?hloi~nt llarnion de SiIlen: 
Photo : Roger Parry 

Ail dbbtir dii siècle, ils étirieiit ~iornbrcux. rlprils la $lierre 
1.i- 1; !rtiiiide (.II , 20, Icrir ;uigm en ta 
pour :r lors d ! crise dl s 30. Ils 
éi;iient ctieniinots, iiicndianls, holiéiriieris. des crigrilioiidr; 
qi~oi ! I'arfois devenant voleiirs, - jcteiis dc sorts a ciii Iiiin 

cliarlaians. 

Beaucoup de rios aînés ont connu de ces inendianls. 
Enfants. ils oiit gardé le souvenir de ces personnes quéman- 
dant leur nourriture, leur Iiabilleirient ei parfois de la 
menue monnaie .  Dans leur périple de poi-te en porte, ils 
coucb;ljent cliez ceux qiii les prenderit eii pitjé, la pliipart 
di1 tetnps clîez les fermiers. Les qiiêteiix >>, comme les 
appelaieni les pai.oissiens, étaient des personnes défa -  
vorisées par la vie. Sans ouvrage; plusieurs d'entre eux souf- 
fraient d'infirmité rneiitale ou physiqiie, qiiand ce n'était pas 
de vieillesse. Dans le iemps, l'aide go~ivernementaic reiitrait 
au conipre goulies dans les foyers. Pour sunlii;re, ils devaieni 
compier siir la charité des gens, récoltant les aunianes 
qu'ils dem;lndaient pour . L'amoiir de Dieu et de la bonne 
Vierge Marie ». Nos parojssjens toujours aussi généreux Ics 
recevaienl dignement. Quand l'occasion s'y prêtait, i l s  leur 
servaient la soupe oii leur offraient le coiiclier. Leurs 
toui-nées les amenait ii La grrndeur du cointé, récolmt les 
dons et les noinveiics qu'ils rapportaient avec eux. Comnie 
nous l'avons si bie~i VU avec JAMBE DE BOlS du téléroman 
Clï~t  hon~me ec 5-017 @cl.ié. Ils étaient des rapporteui:s de 
nouvelles. 

L'âge d 'or  de  ces inendianls, si on peut I'alipeler ainsi, 
s'éclieloiiiia durarit deus décennies que l'on peut situer 
entre les deiix grandes guerres. 

Les enbnrs étaient si1 bjiigiiés par ces étrangers et éco litaient 
reljgieiisement leurs récits;, appren:in t par le fait nieme ce 
qiii se passai1 dans leurs Wes de misère. I.es gens avaient 
peur de les ;lppïocher rndgi.6 qu'ils fussent poiir la pliipart 
assez igés, ccrtaiizs ayant plus de 80 ans. On craignaieni les 
<< jeteux de sort ,,. Pour les plus jeuries, la c r i n  te d'attraper 
des poux, était orilniprésente. 
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Ces mendjaiits voyageaiei~t le plus souverll B ~iied, arrivilnt 
du bxs du fleuu\:e 011 de la ville. Il y aipi1 trois catégories de 

queteus )> : ccox qui venaient de loin, ceus qui Ifenaieni 
des paroisses voisines, et ceus de la paroisse nienie. 
Certains vo!:;tgeaierit par tr:iiii o ~ i  ii pied, tandis que d'autres 
se i~él-iiciilaent avec cliien oii clicvd. L'aiitoniiie irait la rai- 
son propice pour. les voir appardire. Dès que les grands 
froids s'aiino~içaieni, on voyait leiir nombre grwsir à la 
reclierclie dc vetements. de bois, de nourriture et de petite 
monnaie. Toutes les paroisses du conité orit reçii leur visite. 

Qui, d'entre voiis, ne se souiieni pas de « Iiicotte », aûüblé 
du sui-tioi~i de (t vendeiix de ponimiers par les jeunes. 
C'étaii un honime assez igé ,  peut-Cire 70 aiis, porta~it  
cheveiix longs, chapeau de castor râpé, barbe blanche et 
besace à l'épaule. 11 faisait sa <t mo régtilièrenient à tous 
les deux ~iiois. 11 qué~nandait de tout et n'acceptait que les 
« grosses cenis noires f i .  ].es enf~cnts, reilcnant de l'école, 
connaissaient la plupart des fi quêteus >> et s'eiiipressiaient 
cl'avertir leurs parents de leur visite prochaine. 

Turcoiie s'en iient, on l'a mi daris le rang ! . 
La mère n'écoutiint que son graiid ceiir, disait presque toii- 
joiits : M Je v;Us faire ciiire qiielqties palates de pl us car. il vii 

sûrement venir coucher ici. » 

EHeclivenienr, il arrivait à I'heiire di1 soiiper sachant qii'oii 
1iii offrifilit aussi Ic logis poiir la nuii. Les enfaiits a\7aieiit I;I 
tache d'emplir la ~iaillasse de paiile fraîche. ba majorité des 
geiis lui offraient leiir table, souvent le coiiclier ei le mi- 
séreux acceptait avec gratitude. 11 avail ses places de 
pré(li1ection pour passer la iiuil : les Aselin, les Chabot, les 
Girard, Ics Dubé. erc., lui offraient cordialetnent le #te. Sc 
senrant à l'ajse cliez etil, il s'en dotinait à cQur joie; défilarit 
soli répertoire jusqu'i I'lieure de la prière di1 soii; qu'il Tai- 
sait très hien avec la famille, aii pied de la grande crois 
noire de la tempérance. Dès le peljt niatin, i l  se levait, rcprc- 
naii son Iibioii, son pailjer et son sac. v A l'été procliaine ! 0 

II püimji niais n'oubliajt jarnajs de reniercier le bon nion- 
sieur de l u i  avoir donné le coiiveil, la bonne danie d'a\loir 
inis lin œuf dans soli panier, u n  hpoii de laiiie dans son sac. 

II y niait aussi le .< père Chassé TF qui faisait régiilièremelit sa 
visite; i l  accepraii l'aumône mais préférait vendre des 
échelles pli1101 que qtiêtei: ii demeurait dans un camp dans 

Iii toiirbikre et deilait rendre I'âirie 1 tiarluka. 

Gaudixq Roy, lin aiirre qiiêteiix » qiii demeilrit dails u i i  

<{ Shack >, (cmp clans le bois), descendait au  village pour 
vendre des herbes rriédicinales. Uii peu attarde, il lui arrivait 
des a\leritiires pliis oii iiioiiis cocasses coniine, entre autres, 
de demander des yiirgalji's à ioiites les maisons qu'il visimit : 

*Je suis assez constjpé. airait-il dit uii jour, \IOUS n'auriez pas 
qiielqiie cliose à nie doiiiier ? )> 

I.es gens rie refusaieiit pas d'aidcr et lui donnaieiit ce qu'il 
deinan (lait. Ce régime l'avait dbconstipé; niais quel résultat ! 
Urie de ces diar-rliées doiit il arrosa un banc de neige. 

Un niitre. tout aussi bizarre, était le dénoniirié Francaur >> 

qui descendajt, on ne sajt d'où, toutes les fins dc scrnzinc 
quérnarider nii niorceaii de lard salé poiir (5 raire ses 
I)eluis » disail-il. 

Les plus igks de nos coiicitoyens ont connu . Apha Victor * 
et le iioii rnoins célèbre << Gagiioii >>, liornine de pliis de sk 
pieds, assez i g é ,  agressif comme pas lin. Ce géant, i l  ne fai- 
lait pas le contrarier. 11 l u i  nrri\lait de tr;ivailJer chez les fer- 
miers. Coinole besace, il portait u i ~ c  chauclièrc à la ceinture, 
p gar&n t sa noiiriitui-e. 

Tl eui le N quêteux ah de Szirit-Lazare qui arrivait dans la 
place i7err; les 5 h. du matiri; il déjeunait chez les leimiers, 
poiirsuivait sa tourliée \lei's le village, cagnant à chaqiie 
poile, pour finalement retourner chez lui la biliniinte venue. 

P;irfois, les gens voyaient arriver .< l'uni-jambe b, qiii voya- 
gea3 daïis iine peiiie charreiie lirée par un chieii. I I  y eut le 
groiipe de bohémiens, cliii pai-coiiruent le cointé avec leur 
voiliire bigarrée, coiicliant où la I'rovidence les anienaii. 
Paifois, uii ours les acconipagnajt. II  y eut aussi celui qiii 
ii 'ajili.ii  pas les chiens, balonnant même l'un d'eus quj le 
1i;ircclait trop, le poursiii\~;uii jusqiie sous la niaison du fer- 
1tIicr. 

Parlois s'amenait quelqiie << jeteux: de sorts appelé aiissi 
charlatan. C'était le genre de qiiêteiia >> à i7e1iir de loin, 
niais personne ii'osait lui demander d'oii esacteiiieiit. De 
vieus livres, un jeu dc cartes, des boiits de ficelle, des boites 
d'onguei-tt , des fioles emplissnierii son portenlaiiteau. II 
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n'aimait pas les médecins. 11 avait des médecines miracles 
qui, disajt-il, pouvait guérir tous les maux. Tel onguent, 
resseniblani à de la graisse de roues guérissait toiit; une 
pleurésje éiaii guérie dans le remps de le dire. Un autre 
remède pouvait guérir le « mal de yeux ». Cet aiitre fahait 
passer la M fourchette B conime si de lien n'était. Une ponce 
avec une larnie de cette cau-là pouvait guerir les Fièvres 
lentes. Toutes les maladies y passaient : « les audpiaux, les 
recutons, les détetirses, les ioiirs de reins, les écliauffaisotis, 
les  effort.^, les mordures, les verrures, les grenoiiilles, les 
toiirs d'ongjes et siirtout le nial de dents B. U y ;ivait nisrne 
un peigne, le peigne de fer, qui pouvait guérir ceux qui s'é- 
taient décrochés la << palette >> de l'estomac. Beaucoup les 
craipaient, de peur qu'un sort ne leur soit jeté. 

Certaines fernuères avaient peur de ces .< quêieux n, ayant 
eu de niauvaises expéiiences avec quelclues iiiis d'entre eux. 
r\vaienr-ils de la dificulté à trouver un logis ? S'ils étaient 
refusés oii si les gens ne leur donnaient rien, ils devenaient 
ir;lsci bles au pliis haut point et pouvaient les iiijiiricr. C'ét;tit 
le petit nonibre cependant. Au début des années 20> la peur 
des jeteiir de sorts fi était oniniprésente. La guigne accom- 
pagnait ces supposés sorciers. Les plus ii~fluenqables voy- 
aient u n  siniple inc iden t  p rendre  des proport ions 
déniesurées, forçant mênie d'aucuns 2 déménager. Une 
fausse-coiiche, les légunies y ui ne poussent pas, un avorte- 
ment animal, des poules quj lie pondent pas, etc., autant de 
présages imputés à ces « jeteux de sorts B Heiireiisemeiit, ils 
n'étaietit pas nombreux. 

Cette promiscuité avec ces miséreiix apportait parfois 
quelques niésaventures sa\loureiises. Un ciloyeii de Saint- 
Charles me racontait celle qui suit : 

Un mendiant, voulant se i.afîaîcliir, avait bu notre résetve 
de vin de pissenlit pendant que nous élions aux récoltcs. 
Noiis le trouvâmes couché sur la tasserie, cu\raiit "notre 
vin". Nous aiions le rire faci.le. Cette mésaverinire nous avait 
déridés u n  certain temps. Nous l'avions semoncé et recori- 
duit au irain pour qir'il retourne cliez lu i .  En plus de notre 
yin, notre aumône avaii été soli billet de retour. 11 ajoukit : 
Parfois, il arrimit que qiielques-tins couclien t sur la tasserie. 
La plupan étant des fumeurs, craigiant les inceiidies, nous 
leur enlevio~is les allumettes. » 

Le mêiiie fermier se souvenait d'un certain soir de  prin- 

temps, dors  qu'il FaMt boudbr l'eau de ses érables, avoir 
liéliergé pliis de 2 5 niei~dianrs cbercliant un coin pour pas- 
ser la nirit à la chaleur. N'écoutant q.ue son grand cmui; i l  
les avait insiailés tant bien qiie m d  cians la petite cabane. 
C'ailait été uii fret for ail b. Ces gens anendaient le irain 
pour retoiimer CI'I(LZ eux, 

J'ai encore en mémoire la visite d'un G quêteur; » Iiien sp6- 
cid. Mon pére éttit maire de la paroisse de Beaumonl. Sa 
qiialiié de niaire, fgjsait qu'il anivdt souvent que les gens 
oiientaieni les meiidiants ctiez-iious, pilestion de leur trou- 
ver une place poor la nuit. Effectivemerit, ce soir l i  nous 
vîmes arriver u n  liornrne avec une valise noire décrépie, 
tenue fecrnée par des lacets de bottines. II venait quémander 
un g"ie pour la niiit. Mes parelits, il faut le dire, avllient le 
cœur sur- la main. Voyant le désai~oi du vieillard tout treni- 
Iilant d'avoir à pase r  une partie de la nuit à l'extérieui-, liii 
offrirent de couclier à la maison. L'invitant à se dévêtir, nia 
mère Iiii avait servi un bol de soupe bien chaude. Nous de 
notre côté, nolis lui avions préparé uiie paillasse pour la 
nuit. 11 avait xccepté avec gmiitode. 

11 mangea sa soupe avec appétit, parlant peu, se contentanl 
de déguster ce qiie lui apportair ma inère. 

Piiis soudainement, il sot'tii sü valise de sous la uble. .( Avez- 
~lous un carton ? >, avait-il demandé dalis un Fi*itn~liis niêlé 
d'uii accent irlandais. 

Nous les jeuiies, étions tout yeux devant ce peisonnage sorti 
d 'un conte de fée. C'était un voyigeui de Dieri. Nous nous 
empt.esshes de lui appoi-ler le carton qu'il  deniandat et 
que nous avions trouvé en défaisant une iieiile boite qui ne 
servait plus. Nous étions impatients de voir ce qu'il ,ailait eii 

faire. 

il s 'insdn à la table, ou~ri t  précieusenient sa valise, et éiala 
sous nos yeiix ébahis, une série de tubes de geintiire et 
nombre de pinceaiir; défraîchis p a r  l 'usage. I l  versa 
quelques lampées de peinture sur une planche de bois aussi 
défraîchie que ses pinceaux et se init a peindre. Les coups 
de pjnceaus se succédaienr à Lin qtttinie acciiléré; chaque 
trait rioiis révélai1 le dessin qu'il avait en tête. Nous étions 
subjugués par sa prestation. C'était un artiste, un vrai. 
Quand il eut fini, i l  présenw i nia mkre son chef d'œuvre. 
C'était u n  paysage de toute beauté, K Il me hit plaisir de 
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Keconnaissance d'iin quêteux 

vous donner ce paysage, dit-il, gardez-le, vous a\:ez été sj 

bonne pour nioi. >, 

Ce tableau, mes parents l'ont encadré, puis ;tccroché au 
mur  du salon. J'en ai hériré. II est signé 1). McGregor. 

Un aiitre << queteuii fi dont je me souviens, c'est celui qui 
nous était arrivé un soir de tempste hivernale. il avait frappé 
à la porte, il devait être vers les 9 Iieures. Il était tornbé 
évanoui siir le seuil de la porte que iious lui avjons ouver-le. 
Eiicore une fois, il awit été etivoye par des citoyens. Après 
l'avoir relevé et fernié la porte, nous l'aiiions coiiché sur. le 
tc Iianc du queteux B, le réchaiiffanr du mieux qu'on poumit. 
II était frigorifié. Une bonne friction suivie d ' m e  soupe 
iimantc lui avait redonné des coulciirs. LTne fois de plus, 
nies parenis lui amient offert le @e. Cet homme dev;ljt avoir 
dans les 80 ms; encore solide et pomiit barbe blanclie : Un 
vrai Père Noël ! Avant de le coucher, ma nikre l'avait fait 
désliabiiler ei l u i  avait passé du linge propre, surrout des 
sous-vêtements. 1:liomme étaii mal en point et plciri de  
poux. Elle Gt cliauffer de l'eau et ébouillanta son linge, atîn 
de le débarrasser dc ces bestioles. Et comme ce n'émir pas 
suffisant, elle lui avait passé une écuelle d'eau afin quÏl 
puisse se laver. Elle n'aimait pas l'odeur qu'il dégageait, 
peut-être souErair-il de La prostate ? De plus, elle craigi~ait 

de voir. les <i lentes fi de sa iête émigrer chez ses enfants. 
Pendant que le vieillard se [avait. elle avzi t étendu son linge 
sur uiie corde au-dessus du po&le, polir le hire séclier. A i 1 
Iieiires, tout le monde éiait cotiché, dormant à poing fenné. 
Noiis ne craignions p;ls ces gciis. Le (( quêleiix ,) allongé siir 
la padasse près du poêle, y d a  de  décibels retentissanis, 
qui  tinrent la faniille éveillée toute la nuit. Le lendemain, il  
repai-iail, propre, se pei-dani en renierciements. 

Un autre fait cocasse nie \rient à la niénioire. C'&Lai1 diirant la 
dernière guerre. J'étajs de garde chez man frère épicier. lin 
« quêteux » s'éiai~ présenté au niagasin et ni'avait demandé 
une boîte de « sierno n, produ.it senlant pour les réclia-uds. 
II avait ouvert la boÎte, pris son cariif et ~nis le produit dans 
son niouclioir puis il l'avait essoré dms un vei-re que je lui 
avais doorié. U. avait ajouté u n  peu d'eau et avait bu d'un 
Irait le liquide rosâtre. J'en ni ciicore la cliair de poule. 

Ma mère se plaisait B nous raconter la fois où sa mère en 
avajt eii rr marre P nrec un de ces giieiix. Grand-niére lui 
avait seM une soupe [nais il insislait pour avoir. des crêlies. 
Grarid-pkre, cordonnier qui travailldt clans iin local voisin, 
voyant ce qiii se passait. s'hait présenié et avait obligé le 

quêieiix ,) à manger plus que son d i .  Je crois qu'il avat 
ingurgilé iine bonne douzaine de crêpes. L'lîornrne ne revint 
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plus in~ponuner les feinrnes du coin. 

il y eut le fi Syrien * joueur de violon, l'irlandais c( la pipe I ) ,  

et M le nègre », très cr;int par les femnies et bien entendu 
les << quêteuses qiii demandaient vêternerits, iioiirriture, et 
parfois des graines de senience pour leur petit coin de 
jardin. il ne faut pas oublier les éternels usoiffés, amants de 
la dive boiiteille, qui s'arrêtaient soutient au l e  magasin 
général, faire provisioii de * liquide blond », souvent leur 
seule nourrikire. 

11 y aiirait uii lime à icrire sur ces gens qui ont marqiié la 
vie de notre population. Mon récit n'est qii'uri reflet de ces 
temps de misère, puisé P même la mémoire des gens de 
chez-nous. Tant d'autres on1 parcouru nos campagnes a la 
reclierclie de subsismce. Auire temps, autres mœurs ! 

LA GLISSADE DANS LES COTEAUX 

17ne acrhité rrPs spéciale ;i eu coiirs h S;riiit-Ch;irles diirairi 
plus de dix ims; di?; Iiivers (le plaisir 1iart;igfi liar ~ i l~~s ieurs  
personlies. 

Dmis les années 30, l'argent étmi rare, force étajt aux gens 
de prendre l'inifjafi.ve de se recréer sans qu'il leur eri coite 
trop de soiis. 

Des jeunes, voul;lnt briser la monotonie des joiirs d'hiver. 
décidèrent de construire une glissade à bolisleigli. Ces 
jeunes, aujourd'hui, miriers, ont travaillé à la confection de 
la glissade, qui serait eri opération durant près de d i  ans. 
Aidés d'adolescents, ces garçons, notaniment : Clément et 
Jean-Marie Lacasse, Laurent Turgeon, Émile Bi1ode;iii. 
Roland et Robert Boiviri, avaient tracé el construit la 
fameuse glissade. 

Le [racé avait été aménagé près du sentier d'hiver (axe J.A. 
Boi~ui et rue de l'Église, précilé h n s  le récit sur les seritiers 
d'hiver). Creusé dans la neige durcie, cette glissade d a i t  
derlenjr un lien de reiicontre escepijoiinei. Ce parcours dc 
près d'un kilomètre partait du rang Centre-Sud, entre l'école 
dii rang et la maison de J. A. Boivin, et descetidait le coteaii 
en serperitait jusqu'à la rivière Boyer. Le glaçage de la piste 
était fait avec l'eau de la rivière, apportée dans une voiture 

rnuiiie d'uiie tonne en bois (ancien récipieiit pour la 
mélasse). La voiture était tirée par un bœuf jusqu'au soni- 
met de la colline. L'eau était do r s  versée dans la piste, 
dév;il;tnt le siilon que les jeunes façonriaient avant que I'eaii 
ne gèle complètemeiit. Un travail astreignant qui se fajsait 
dans la joje et d;ms l'expeciative du plaisir à venir. 

Plusieiirs jeuiies lionimes se mirent à construire des bob- 
sleighs, rivalisani d'ocigjnalité dans leur élaboration. Les 
plus beaux furent consiruils par les Jules Corriveau, Jean- 
hlai-ie Lacasse, Bniile Rilodeaii, Maiirice Aubé, Rolland et 
Kobert Boivin, Laurent Turgeon, Réal Labrie et Raymond 
Biloderiu qui étaient tous rrès lieureux de inontrer leurs 
chefs-d'aruvre. Ils n'étaient pas les seuls 2 consiruire ces 
bobs, des plus jeunes s'étaient même pecniis d 'en présenter 
aussi. 

Ces bobsleiglis polir n'en déclire qu'un, étaient faiis de 
bois : Trois i quatre madriers moniés sur des patins de bois 
(4) d'une longiieiir de trojs pieds environ, formaient la 
structure. 1.a conduite se taisait au moyen d'un corde 
artacliée au patin mobile avant, assurant la direction de 
l'ensemble. Terminée, cette imposante voiaire niesurait plus 
de six pieds, et pouvait peser jusqu'a cent kilos. Qiielqiies 
jeunes en construisirent même iin qui niesurait près de neuf 
pieds de long, avec u n  siège rembourré et une lumière 
avan i. 



Il  failait s'habiller chaiideinent pour prariquer ce spor-t; les 
garçons, Iior-ies de (q nibber >> aux pieds, culottes d'étoffe, 
parka de lane er casque ii oreilles porlaieiit fièrement leur 
accoutrement. Les filles obligées à porter la jiipe, devaient 
revêtir culones de flanelle, maiiteaii long et cxqiic de four- 
rure. À iirigi sous zéro, c'est p a  c1i;liid ! 

Les descenies se prariquaieni les fins de setliaine et le plus 
souvent au clair de lune. Les dépais se fahaient sur le raiig. 
Ides bobs charg6s des garçons et des filles, descendaient sur 
la piste datée à une d u r e  endiablée. L'ensemble preiiait 
alors de la vitesse et passait sur le (< cabouron à plus de 
100 kiloniètres heure, s'élevant de terre dmis un saut spec- 
laciilaire de plus de quinze pieds de long, pour enircr siir la 
rivière Boyer. sous les cris des jeunes sortant réjouis de 
1' tpreuve. Les yeux éraient eni brouillés, mais reflétaient le 
plaisir er la fierté de ceux ayant réiissi l'exploit, 

Ces descentes étaient facilement entendues par les gens dii 
village. Ce specucle, digne des olympiqiies, attii-ait nombre 
de cutieus, qui s'entassljent près de la piste, s~vuurimt eux 
aussi la griserie des bobs Filant à toute idtesse, La remontée 
se faisait dans le seniier cl'lzi\~er; tous y allaieni de  leurs 
efforts, conients de pariiciper. 

M .  Aniédée Aiibé,  spectateiir assidii, s'installait ail 
u caboucon fi avec sa voiture coiiverie, cliauffée ail nioyen 
d'un petit poêle à bois. les iîlles avaient iine altii-mce spé- 
ciale pour  ce précurseur des roulottes.. . qui acceptait 
qu'elles se réchauffent dans sa iloiture. Mme S:imson, fiUe 
de M. Aubé, se souvient très bien de ces jours heureux. 

Plusieurs jeunes essayaienr cette piste avec leur traîneau. 
(lui ne se souvient p a  d'avoir MI Éniile Risson, couché h 
plat i7enrre sur  son trdneau, descendre à toute ;illure, tititôt 
sur le côté droit, kintôt sur le côté gauclic, et filer vers la 
rivière une vitesse aliurissa~ite. 

Un ceimin dinianclie, près de  deiis cents personnes s'étaient 
aniassées pour adnurer les exploits de ces jeunes, délaissaiit 
les vêpres pour un moment de plaisir, ce qui ai1;iit occasion- 
né une ceruine friciion avec les aiitoi-ités religieuses. 

Que d'anecdotes siir ce spoi-t, il y aurait à raconter. Qzie de 
souiienjrs et de péripéties ! Cette ghssade, ténioin de tani de 
réjoiijssances, fut abandonnée aux alentours de l'année 47. 

LE LAC SAINT-CHARLES 

Qui li'cçt p;is alle prendre nne rnmche au lac de ~'fi~lise ? 
Qiii ri'!' a l ias adiriirC la heautti smt-age q i i  I'cnioiirc :l Qui 
n'eri pas fait le toiir cil regirtlant 121 kiuiie qui I'liahitc ? 

Ce lac, baptisé Sajnt-Charles ail cadastre de Bellechasse, est 
l'un des deux points d'eau de iiotre paroisse. Situé au nord 
du village, i prirs de un ndle cie l'église, i l  fait pliis d'un 
kilomètre de dimètre. Au débiit di] siècle il étdt beaucoup 
plus grand, s'étirant 1000 pieds plus à I'esr, jusqii'aiix linii- 
les de la terre a bois de Robet-t hyadeau (Aimé Bélanger). 

Son accès assez riidimentaire, consisvaii eri des sentiers 
tracés dans 1;i forêt de conitêres, faisant Iiarrière à la tour- 
bière qui le ceinture. Seuls les plus Iiardis s'y avenîuraienl 
affrontani les hordes de nioiistiqucs en éré, et l'hiver les 
bancs de neige qiie les vents }I arno~icelaieni. 

Cela ne les empêchajelit pas de s'y rendre pour. y pGclier la 
perchaude et la barbotte, ou y cueillir des bleuets. I l  n'y n 
p;ls si longtemps, les amateurs de cliasse s'!; rendaien1 pour 
le chevreuil, l'orignal, le lièvre, la perdris, l'outarde et le 
canard qui aboiidaient l'automne venu. Les triippeurs fai- 
saien t eux aussi de lieiles prises, prélevan t rats niusqués, 
renards, visons, loutres, beletles et cliats sauvages. 

Bieii des gens ont profité de ses largesses : I'arriculiérement 
ceux qui venaierit y ciieikr la gllicc sewaiit à la coiisen~tion 
des aliments, comme les boiichers du temps, Dion, Marquis, 
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Lacasse, etc., qui prélevajerit des tonnes de  glace qu'ils 
entassaient dans leurs glacières. Ou encore les patineurs sil- 
lonnant sa surface, dès que les grands froid$ l'avaient scellé. 
D'ailleurs, encore aujourd'hui, plusieurs jeunes couples 
rieriiieni s'y délasser avec leurs enfants, leur aplirenant lei 

rudiments du patinage. 

Trop ajnier- aniène parfois à vouloir posséder. Bien avant le 
débiii di] siécle, quelques paroissiens s'Chient instaüés sur 
ses rives. Un des premiers à ailojr goûté à son Iiospitaliti, fut 
Wilfrid Montreuil qui avait emménagé dans un (< sliack fi au 
nord du lac, Plus tard, ce coin devint la propriélé d'un 
déiionimé Rancourt, pujs de M. Eugèiie Frenette de notre 
paroisse. 

Qiielques années plus tard Roch Mai-lineau, voulant goliter à 
la qliiétlide de l'endroir, s'instdlait sur la petite île au milieu 
du lac. II avait du anendre la venue de L'hiver pour üche- 
miner les matériaux nécessaires à la construction de son 
chaiet. Pour lui ,  c'était l'endroit rêvé, loin du bMt  et des 
curieux. Uii autre qui aimait sa tranquillité, PUplie Lacrois, 
allait régulièrement avec sa famiDe, prendre le petit sentier 
conduisanr au lac. Son be;iu-frere, Émile Bilodeau, les con- 
duisaiene dois en clialoupe ou en radeau, à l'endroit le plus 
3ccessible à la baignade. 

Ce petjt manège allait donner le goai à plusieurs de s'ins- 
taller au bord d u  lac. Ayant approclié le propriétaire 

(Marcel Dion) des terrüjns au sud du lac, ils aclielèrenl 
pour la modique somme de 50 $ des emplacements pri- 
dkgiCs, situés près de l'eau. À ce prix-là, les terrains s'en- 
volére~it rapidement, cliangeant allégrement de  m;lins. 
Robert Prévosl, Louis Georges Prévost, J. Routl~ier, et Josepli 
Bernard, se portèrent iicrluéreur des nieilleurs eniplace- 
ments. On était en 1950, et comme le chemin acruel n'esis- 
tait pas, eux aussi avaient dû attendre la venue de l'hiver 
pour ctiarroyer le bois nécessaire à la constnictjon de leurs 
chalets, à travers la forêt sur la neige durcie. Au printemps, 
dès que le terrain fut dégagé, ils s'éktient empressés de 
coiistruire. 

hidcé Urelon avait acheté un terrain sur la rive nord du lac. 
Pour construire son camp, il avdt charroyé, en cliaioupe, 
tous les matériaux nécessiire à la construction : bois, clous, 
portes, fenêtres, etc., et rnême la rerre de remblaierneni 
avait été transbordée à la chaudière. L'ameublement dair lui 
aiissi siiivre le même chemin.. . 

Au commencement des années 60, un club fut  formé par les 
propriétaires. Comme ii n'y avait pas de clie~nin carrossalile 
pour l'au tomobile, seillement qiielqiies sentiers traversant 
les terres d'Aimé Ruel et de Joseph Larasse, l'idée d'une 
voie d'accés avait été ébauchée. Une première tentative, 
auprès du propriétaire du terrain donnant accés au lac, côté 
est, a ~ a i t  échoué. Les membres du Cliib s'adressèrent alors à 
Ïklarcel Dion qui consentit à leiir céder iin droit de passage. 
Construire ce chemin, pour le Club, qui était à ses tout 
débuts, ne fut p;is une niince ;Lffajre. 1,es membres durent 
compter sur  le bériévolar pour l'érection des assises. 
Traverser la tourbière demanda beaucoup de travail : les 
bCnévoles durent poser des branchages sur les fondations 
de cene rouie, sur plus d'un kilomèlre, a6n de pouvoir con- 
solider le terrain qui était m:irécageiu. Quelques pieds de 
gravelle et un niois plus tard, la première auto aviiit pu se 
rendre au lac. Les résidents jubil;uent, enfin, ils pouvaient 
« monter ,> en voiture à leurs chalets. La construction de 
cette route créa iine forte demande pour les terrains, qui 
s'envolèrerit conime des petits pajns cliauds. En peu de 
temps les terrains sur les rives du lac étaient tous occupés. 

Le Club Borromée était Ijmité aiix terrains vendus par 
hl. Dion. Les terrains que Laval Rue1 avait aclietés de 
hl. hinié Ruel et des descendmis de la Seigneurie Diirnas, ne 
faisaient pas partie du cliib. Voyant le potentiel de ce 
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secreur, M .  Rucl construisit i in chemin sur ses [erres i bois, 
le rendant jiisqii'aux lirniies bornées par le lac. La construc- 
tion de cette roiiie, lui perniit de veiidre quelques eniplace- 
iiienis siniés siir les rives du Iüc. Un des preniiers à acquérir 
un de ces recriuns kit R. Patry qui y bbii un chalet après 
avoii- aniériagk un espace et fait le terassement. il fut le pre- 
niiei. à faire venir 1'Clectricité sur ce c6té du lac. 11 garàa ce 
t e r r ~ n  pendant près de cinq ans, piiis vendit le toui à un 
dénonimé Bolduc. 

Plusieurs chalets furent ériges siir les terrains veiidus par 
Lavd. La dcrnaide était forte. 11 s'employa i ouvrir une riou- 
velle voie q ~ i i  allait se rendre sii~. les lerrajns dii nord, el 
~ n s i ,  rejoindre la noiit~eue route de comié. Cette initiative, 
liii  permis de vendre plusieiirs eniplacemeri~s. Ce travail 
airait nliné sa santé, Laval lomba rnalade et s'éteigiiit sans 
avoir ni le déseloppement de son doinaine. 

En gukre plus d'uiie saisoii, les deux ciités du lac virent 
leurs rives se décorer de noiii7eaux bâtirnenis. Ce ne fut pas 
ioujours facile pour ces noiiveaux arrivants qiii devaieiit 
étançonner les rives (le toiirbes érodées par les vagiies qiii 
les frappaient consanimen t . La décllarge du lac était doiée 
d'un barrage en bois datant des années di1 faubourg Labrie 
et des débuts de Sainl-Cliarles, qui servait à la Founiiture en 
eaii des moulins du füiiboiirg. Ce barrage, très pralique 1or.s 
des séclieresses estivales, seivait à la résenle d'eau des 
moiilins. De plus, il permettait de maiiltenir le niveau du lac 
à une h:illtcrir acceplable. 

Les années de semice I'ayani iisé, il fdlu le refaire à 
neiif. Fort d'une subvention du dépiitC Loubier, il  avait éié 
reconstruit en bétori cette fois. Érigé en autoni.ne, le rem- 
blaiemeni des pourioiirs du barrage, s'effondrèrent lor-s du 
dégel printanier d'avril. La foiite des neiges avait fait nionter 
I'eau ;i un  niveau criliqiie; elle s'était trouvée ilne ouverture 
daiis les côtés de I'ouirrage. Ses approclies, miiiées par 
l'érosion, ne purerit retenir l'eau qui s'était erigouhé dans 
la brèche, gonflaiit le perit ruisseau incapable d'eii contenir 
aiitanl. Le torreilt inonda les terres puis déferla vers le vil- 
lage, inoiidaiit copieusement les ierrains a l'est du \riUage. 
En liàte, quelques propriétaires riverains s'éiaieiit un.is et 
avaient ~i'ailaillé à colinatcr cette brèche qui vidai1 ineso- 
1-ablenient le lac. Lcs Iiomnics avaient dû boucher l'ouver- 
ture, avec des sacs de sable et des panneaux de << veneer *. 
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Cinq heures pliis tard? i l s  criaient victoire, le flot 6t;rit 

cndigiié. 

Quelques anliées plus tard, les mernlires du Club, roulant se 
debai-rmser des roches qui nuisaient à la navigation des 
plaisanciers, ouvrirent les \:aiincs du barrage afin de vider le 
lac de son eaii. Trois jours siilïirerit pour éliminer les cinq à 
six pieds d ' m i  que contemit le lac. \?dé de son eau, Ic lac 
avait piètre figure, nous montrant iin forid de terre forte, 
parseniée de roches et de vase. Resiait qiielques mares 
d'eau grouillaiites; dElices des goélands. Les bulldozers 
purent alors enirer dais le lac et enfouir les plus grosses 
roches, clans les trous qii'ils avilient prédablenieiii creiisés. 
C'étai1 l'occasion i.êiié poiir Ics riverains de refi~ire leurs 
qiiais. Quand tout fut achevé, les vannes furent refermées, 
pennenant B I'eau de monter. On était en aiitornne, la neige 
avaii conimencé à iornber. Les riverains se demandaient si 
I'eau allait revenir, l'liiver se passa dmis l'attente. Le dégel 
du printemps permit de revoir le lac dans toute sa splen- 
deur, j l  était revenii à sa iiormale. 

Qn faii iniisité \filit s'ajouter à I'historiqiie de ce lac. 1111 jour> 
on vil un avion citerne du goiiveniemeiit survoler le lac et 
puiser I'eau nécessaire i I'exlincrjoii d'un feu qui avaii pris 
dans la tourbière. Les pompiers de Saint-Charles, malgré 
leur b o ~ i  wuloir ,  n'avaient pu parvenir 9 éteindre les 
flammes qui s'étaient élancées 1 l'assaut des arbustes 
desséchés par iin soleil ardenl. La i:eilue de cet aMon avajt 
été pour eux I'occasioti de voir. à l 'œi i i~e  les pompiers di1 

ciel. 

Durant de nornbrcuses années, le Club Botromée organisa 
ii~ic fête polir ses inenibres et leurs amis. C'E~zit l'occasion 
pour beaucoup de gens de découvrire le lac et lciir permet- 
tre de \loir les sportifs s 'adonner a leiir sport Favori : 

planche à voile, course de yachts, balade en canot, eti 
chaloupe, ou encore le ski ;~quatiqiie. 

Aiijourd'liui, iioiis pouvons compter plus de cinquante habi- 
hljons, niaisons et chalets, aurour du lac de I'Eg~ise. 



I'oiir clore ce cliüpitre! rlrioi de niieux qtie vous r:icciriter Irt 
fin d'un être qiii a I ~ I  passer et repasser ceiis qiii ont cons- 
truit Saint-Charles. 

Plusieuls de nos concitoyens I'ont \2i passer de vie à trépas. 
LI était malade depuis q.uelqiies années. Ses proches le voy- 
aient dépérir de jour en jour. Ses heures é d e n  t coiiiptées. 

Jean-Marie Rue1 le regardait se dégarnir. U entrevoyait la fiil 

pour lui. Beaiicoup de souvenirs se bousculaient dans sa 
mémoire. Son père l'avait connu eiicore jeune adultc. Il 
avuit déjà un pied de dimétre en 1904. Les débuts du 20''"' 
siècle le voÿaien t s'épmoiijc. 

Tous les jeun, du haiir de sa stature, il regardait le vdiage se 
transformer. Il avait vu l'avenue Royale, en terre battue, être 
ïecou\:erle de bitume et I'inslallaiion du télépholie. Qiiand 
l'électricité fut installée aii village, déjà il avAt la laille que 
nous lui connaissions. 

Les saisons ne I'ont pas épargné. 11 dut subir des chaleurs et 
des froids extrêmes. Quelques tenipêtes hivernales l'ont 
défié, il sut résister à leurs fureiirs. Le ver-gla, cependant, 
lui apportait paifois des peurs Iiien comprélieiisibles. Les 
cllaleurs de l'été ne l'affectaient guère, polivant satisfaire sa 
soif dais le petit ruisseaii qui coulait à ses pieds. II ainiair 
bien les oiseaux qiii Iri i  apporîaient la douceur de lcui-s 
chants 

II eii a vu des générations se succéder. Les liaroissiens, les 
aniniaux, et surtout le va-et-vient routier balayai1 tout ce qlii 
avait garni s;~ jeunesse. il avait vu les processions de la Fête- 
Dieu défiler dans l'ombrage qu'il projetait. Il avajt vu les 
gens se rendre à l'église, soit pour un baptîln~e. un mariage 
ou 1111 enlerrement. LI restail là, témoin des joiirs perdus. 
Bien des érables ne lui ont pas sun~écu, et hier encore, i l  
déplordt la perte de ceiuc qui I'avaierit accompagné durmi 
son existence. 

Les aiuiées l'a\laient miiié. La malade I i ; l s sd l~ t  rlepiiis uii 

certain temps. Malgré sa Paille imposante, le géant cenie- 
naire de Sdnt-Charles se mouir;iir. 

Jean-Marie le regard3 un cerrain 
remps a\ranr de nienre fiil i ses joiirs. 
U lui répugnait d'abatire 1'oi.rne de sa 
jeunesse. Armé d'une scie et niotité 
sur un é lh t e i i r ,  il coupa les braii- 
ches qui rapidement, jonchèreiii le 
sol. Petit a petit, le tronc immense 
apparut cians toute sa splerideur. Le 
dernier  coup de scie dévoila le 
tatouage des ans qu'il ailiiit passés 
parnii nous .  Les rainures de soli 
aubier, coriservées dans un cercle de 
plus de quarrnie poiices de di;viièire, 
témoigrieiit des  saisons q u i  I'ont 
façoiiné. b'ériorme souche t r ô i ~ e  
tnaintenanint au centre tlu village, ves- 
tige de celui qui a vu passer pliis de 
cinq générations de nos iies. 
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À Saint-Gliales coriinie deut-s  ail Québec, le comnierce se 
développa avec des i~iagiins génki~li?r qui reiidzient la \ie des 
ciioyens plus facile poiir faire face aux nécessités de la \rie. 

Résumer plus d'lin siècle de vie écononiique est uiie fiche 
délicate ei difficile; les souvenirs et les relatioiis orales s'eri- 
~reniêlenr et devie~inent assez soiiven t confus. 

C'esi quoi uiî miirclîand géniral ai1 siècle tlerriier ? I I  senible 
qu 'on  (rouvajt cliez-liii toiis Ics effets inrlispensables aiix 
besoins et ails activités quotidiennes. On y trouvai! tout : le 
nécessaire du Berceau à la l'ombe. Les ventes se faisaient la 
pliipar~ dii temps à ci.édit; l'argent se Faisait rare entre les 
i*écoltc-s e l  les ventes (le bétail. 

Saint-Cliarles a eu ses magasiris généraux probableinent 
avant I'iu~~iée iSOO. A la séance du conseil di1 2 juillet 1883, 
on appitiii\.c de iiouveali un  règlenieni passé à la séance du 
conseil du 9 avril 1860 dCfendniit aux mrrrclimids de vendre 
le dirnariclie. Pliis tard, eii 1895, les nlarchnnds (nombre ?) 
demandent que les colporteurs pziciit tiiie licence pour 
exercer 1eiir.s conmerces &ns Saiilt-Charles : 20 $ pour les 
colporteurs avec paniers et 50 $ pour les colporteurs avec 
\joimres. En 1908, à la deniande des ~narchaiids locaux qiij 
veulent protéger ieiirs entreprises, 011 exige uiie license de 

klagasiii de Philippe CôG, a[[ coin de la rue de la Gare 
Coiirioisie Solnrig Freiietle 

50 $ aux comnicrçanis étrangers qiii font ;iffaires à Saint- 
Charles. En 1329, oii réitère le règlement pour fdre  obser- 
ver la loi du dirn;uiclie. 

Jean Boucher Riche marchand 

le premier marclianrl que nous retraçons dans la Linérature 
est Jean Bouclier << riche rnarcliand de Saiiit-Cliarles qui 
acheta, de L.P.H. 'Curgeon eii 1880, la seigneurie de 
Beaiimont. Pierre Georges Roy rapporte daiis À i rc l~!~ts  

177istolre c k  Beaunlosal, P. 41 : Ses cornniencernents 
fiirent Irès pauvres et très durs. C'est petit à petit qu'il 
développa son commerce par son travail ardu, soli Iion- 
nêleté et la coiifiaiice qii'il iiispirait à tous ceux qui faisaient 
daires avec lui. Ce sont ces qualités et non la climce qu i  
permirent 1 M. Bouclîec d'amasser iine forhine relativemeiit 
considérable dans uiie paroisse de poyulaïion assez 
restreinte ». Sa résidence se trous;iit à l'est du village sur le 
loi 89 (aiijourd'liui chez Giiy Ruel et Céline Chabot); noiis 
supposoris que son comnierce était au inêine endroit 
puisqu'on y retroiive sur le même lot eri 1893 et en 191 1 lin 
autre rnarchand, Alplionse N;ideaii, qiii fournit des maté- 
riaux à la Cornmissioii scolajre de Saiiit-Cliarles eri 1931 et 
quj conseiit cles prêts à la merne institution en 1935. 





Monsieur Boiici~ei- senible avoir ét6 u n  personnage inipor- 
tant dans la vie éconoiniqiie de la paroisse et dans les iiisti- 
tutions puisqu'il est mécène pour la fabriq~ie et un menibre 
actif dans I'atlniinistraiion de  la Coiiirnissioii scolaire aii 
cours des aniiées 1860 à 1883, soit conime commissaire, 
soit comme aiiditeiir des conipies et même comme prési- 
dent intérimaire. 

Des dociirnentç iiotaiiés lus par liasacd au biireaii des litres 
mentionnelit que monsieur Boiiclier et mênie ses Iiérilierç 
amieni des hypothèques siir des iiidusiries et des proptiéiés 
dans Les paroisses environnantes; mon père devait 600 $ 
aux héritiers de Jean Boucher et de Félicité l'anguay loi3 de 
l'achat de la froiiiagene du \di;ige de SUnt-Lazare en 1922. 
Le seigneur Boucher et son épouse étdent dbcédés depuis 
1888. 

De mérnojre d'lioinme, le plus iniportaiit rnagasjn général et 
peut-être Je plus considérable quj ;lit exjsté a Saint-Cliarles 
est celui de monsieur Joliii Lavallée, bâti par ce dernier 
enrce 1880 et 1833. Ayant kit faillite suite aux mauifaiscs 
créances qu'il ne pouvaii pas réciipérer, il céd? ses biens et 
le magasin devint la propriété de nionsieiir Jean-Baptiste 

l,\/i/ \!R/J.> / / ~ ~ O l ! ! ] / / ~ ~ ' l . ~  ----- ---- - 
Lacrois, de Sainte-Marie de Bcaiice, qui l'opéra jusqu'à 
1924, année OU il le vendit a monsieur Joseph Labonié. 

Ori rapporte que ce magasiii foiiniissair tous les artjcles 
nécessaires aux habitanb du sud du comté de Bellecliasse; 
des gens venant d'aussi loin que Saint-Magloirc anivaient en 
voitiire pour y faire leurs acliats. Les affaires oiit baissé con- 
sidérablement lorsque le chenun de f ~ r  passant par Sajnt- 
Damien et Armagh fut construit. Joseph Labonlé opéra le 
commerce iusqu 'en 1936 avaiii de  le ceder à son fils 
Müiirice. Ce dernier y ajouta uiie meunetie en sociélé avec 
MM. Chide Labrecque et Émile Asselin. Aux alento~irs de 
1949, Maurice et son épouse devieniieiii hôteliers avec 
liceiice de bière au détajl, ce qui en faisait ie plus important 
distributeur de la Rive Siid. C'est a partir de 1953 qu'il cessa 
ses activités cornnierciales pour louer ses locaus à la 
Banqiie Nationale. 

C'est chez Maui-ice Labonté qo'étaient entreposés les instru- 
iilents et produits chimiques nécessajres au prenuer système 
d'incendie dans le 11Uage. 

Ioçepti Laboilté. iiiarcliand géiiéml, sori pkiv !-rasiçois et sol1 fils ,\\;iilrice 



Magasin de l'Est 

Des recherches au  bureau d'enregistrement des titres à 
Sai~it-Rapliaël ïéifèlent que Josepli Laborite, marchand, a 
acheté en 1904, le rnagttsin de Damase Blais, marchaiid. Ce 
dernier 1';ivait reçu en 1902 de sa mère biaikilde Gautron 
Lacoclielle, veuve de Jean Blais, rentier et seigneur de la 
seigneurie de Saint-Michel. Joseph Labo~iié le revend en 
1924 à Josepli Picard, qui l'opéra jusqu'en 1931;, luinée où 
Virgjnie Lachance, sa veuve, le vend à É d e  &selin. Situé 
entre la maison du notaire Aiexandre nirgcon et le magasin 
Émile &selin, il Fut déménagé à 300 pieds vers le nord pour 
devenir la rnasoii de moiisieur Phjlippe nirgeoii. 

De 1926 à 1968, Wellie Lacrois seconde son beau-frère 
Enii~e Asselin. E n  1950, Éniile Asselin, Wellie Lacroix et 
Bernard Lacroix Forment la compagnie Émile Asselin 
limitée »; c'est alors qu'on agrandit considérablement le 
conimerce et qu'il devint I'importani magasin général de 
Sajni-Cliarles. Ail décès d'hnile,  cn avril 1960, Bernard 
Lacroix, füs de Wellie, lui succède et l'opère jusqii'en 1972, 
puis il le vend a M. Jean-Roch Tardif. 

É d e  .bseliii, né en 1895 à I'Hêrriére Est (aujourd'hui dais 
La Duranraye), déménage avec sa meTe et sa famille ail 
deusikme étage dzi niagasin appanenani à Josepli hibonlé. ii 
traidie pour celui-ci au magasin et pour la voirie. En 19 19, 
il héri& d'iine sonime de 500 $ d'une tante et il investit cc 
montant d'argcnr en tenant uiie épicerie dans l'ancien niaga- 
sin de Joseph Labonté. Sa m u r  gère ce conimerce jusqu'à 
la naissance de son iroisiènie enfani (Bernard Eacroix). En 
1926, Érnile ticlièie la résidence de madame Julie Turgeon, 
veuve de Naaire Morency. épicier, pour en faire iin magasin 
général h s  la partie es! du village. 

(kuu (lu1 ont agrandi Ie iiixgA,ii Emile tisselin en 1950 

À i';ii-:irir-plm, I:-. .:~ivriei-5 ?hi: Labrecqi~e et k l h ~ i r  Roy 

demére, les riropri61ai ii:s, \VelIie La:!.iiii;. h i  te .\selin, Hemürd Lacrnix 





Magasin du centre 

Il y avait, en face du couvent, le tnwasjn appartenant à niori- 
sieur Adélard Royer qui se spécialisait dans le comnierce d.e 
v@tements et d'épicerie. Les sœurs Heniel et Inn;i Lahonté, 
filles de Josepl~ et sœurs de Maurice, opétudent un magasin 
de linge dans la propriété de Joseph Picard. Lorsque ce 
magasin fut vendu à ÉrruJe rlsseljn, les demoiseues Labonté 
4 Hennel enr. >> traversèrent la sile pour installer leur bou- 
tique cliez Enulio Gosselin. 

E n  face de la forge de moiisieur Maxinie Routhiei; un peri i~ 
l'es1 de la route de la Station, il }I avail le niagasin de mon- 
sieiir Eugène Marcoux (aujoiird'hui 12 résitience de Jacques 
Breton). << On y trouvait des vêtements, des tissus, de la Ijn- 

gerie ... Ce magasin répondait aux besoins des couturières 
de la paroisse. 21 leur procurait du tissii, du 61, des ~guiUes 
pour faire cles habirs de noce, des costurnes de première 
conmunjoti, de conûrmation et autres vetements de grandes 
circonstances. Mademoiselle Cécile Marcoux, la f i l le de 
Eugène Marcoux. a par la suite coritiniié le comnierce (le 
son père. C'était uii endroit de grande valetir pour les gens 
de Sabit-Charles et m?mc des environs m. V k  éco?zomiqtre 
et socide de S G I ~ I Z ~ - C ~ G I ~ . ~ - ~ ~ - R ~ / / ~ C ~ J ~ ~ - @ ,  1 980 

Que dire aiissi des magasins plus spécialisés comme celui 
de monsieur Philippe COté, au coin est de la nie de la Gare. 
On y troui1;lit des bijoux, des montres! des horloges et une 
foule de menus ;irrjcles et cadeaia que les gens de StUnr- 
Charles poiivaieni se procurer siir place. Monsiei~r Côté 
possédait aussi lin studio de pllotographie au mênie endroir 
et, nonibreux sont ceux et ceUes qui ont fxit iniinor~lliser 
leiirs uiiions niairinioniales. 

Monsieur Lionel Lalii-ie utilisait la panie est de la bitisse de 
monsieur Côté pour y exercer son méiier d'électricien et de 
nlarcharid d'appareils électriques, Iiistres et laveuses. 11 y 
faisair aiissi la réparation des appareils qu'il vendair. 

Monsieur Donat Ruel, un de nos vénérés centeiiaires, noiis 
rappeUe que le magasjn a été b%li au diibut de 1900 par 
Josepli Prévost. opéré pliis tard par sori fils Airné Prévost et 
vendu à Pliilippe Côté au niilieu des années 1920. Cette 
bâtisse a nialbeureusement été déiruile par le leu. 

Les gens de  Saitii-Charles se souviennent dii niagasin de 
meubles et d'appareils élecrriques que RI. Alfred Prévost 
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Monsieiir Pliilippe Côté p ~ s é d a i t  iiii siutlu de pbotograpliie 

.i drorle ~noi is ieur  Lionel l.;hrie. ilecincieii et rnarchmd d 'appai~i ls  ~ l ~ c i n q i i ~ ,  

à gaiiche ori aperçoit I'eilseigne eii foriiit: d'l-iorlo~e di1 inagasiri de moiisieiir Pliilippe Côté 
-- s's; 



1t 111ag;isiii de tiieubla de AlEred Pkvost eri 1951, dewnu auiourd'tiui le salon hi-iéraire Edouard Trallm in Fils 

opéra dans les années 1950 sur I'aveniie Royale, dans la 
bâtisse o ù  se  trouve aujoiird'liui le salon funéraire 

Edouacd T t - a l i~ i  IG Fils B. 

Dms iine Liste contena~it les signatures des cont.ribiiables 
qiii adi-meni iine requête à nionsieur Aiplionse Desjardins 
de venir donner Urie conférence sur le fonctjoniiernent de 
ses Caisses au débui de l'anoée 1909, on retrouve les noms 
des marchands Jean-Bapiisie Lacrois, Eiigène Aneneau, 
Eugène Marcoux, Georges Gonthier, Adélard Royer, 
Alplioiise Nadeau, Nazaire Morency, Gaudiiis Gagnon, 
Edmond Foiirnier et Josepli 1,abrecque. 

htonio Chabot iraiisforme la gratge paternelle eri <piccrie 

Photo : circa 1950 Gracieuseté de AJiiie Georgette Clishor-Boiirc~er 



Évolution d'une bâtisse i 
Toiii à côté dc !'écliise, au 2721 avenue Royde, 
I'bpicerie A.M.  R o y  a c l ~ a i i g é  d'apparence 
plusieurs fois depuis le debiii des années 1900. l r 

l 

Passant dii stade dc grange qu'eue éwjt en 1910 
k 

(ci-bas) elle Fut trarisforméc en épicerie (ci-cori- i tre en bas) par monsieur Antonio Cllabot pour , 
findernent abourir ail commerce qu'on conn$t 
aujourd'liui. 1 

1: 

Photo LJme S Ironneuii 

Mviuri\ieur {biton to Chabot pliotograpliié siir le Iiarnjie de I'Ccluw près de la graide de so:i p h  - 6:~1,:,age eii tiilliib 

I'lioto : Circa 1910 Gracieiiseté : Slnie Georgtte Cliabor-Bo~ircicr 



---- ---- 
LA BANQUE NATIONALE 

Voilà p r h  de 100 ais que la Banque Nationale es1 au sen?ce 
de la popiiiation de Saini-Charles. En effet, c'est au mois 
d'octobre 1903 que s'irnplzntait dans la localité la première 
maison financière de l'histoire. Me Pierre Ruel, qui en fut 
l'instigateur, installait d m  sa résidence privée du GO avenue 
Royale les preniiers locaux oEciels de l'institution. Si vous 
voulez faire un retour dans l'histoire et h r e r  cetle por- 
lion de notre patrimoine, vous n'avez qu'à passer devant ln 
propriété de Mme Charlotte Preiieiie, au numéro civique 
actuel : 279 1 , avenue Royale. 

Banque s'est forgée au cours des ;innées. C'esr-$-dire, un 
personnel eri formation constante qui peur vous aigiiiller 
dans vos démarclies EnanciSres, personnelles et comnier- 
ciales. II faut djre qii'ali fil des années ,  ses activirés 
économiques ont crû au rythme de ceUes de Sain[-Charles. 
C'est dans les années 1940 qiie la succursale atteignait son 
preniier mllhon d'actif ! 

Pionniere du Enaiicemeor h n s  la rbgion, l'équipe de Saint- 
Charles a ienu à rester à l'écoute de l'importaite clientèle 
agricole qui l'entoure. Rappelons la présence active de la 
Ranque Nationale auprès  de entreprises  agricoles. 
Aujourd'hui, monsieur Vincent Turgeon, agronome, siiiotine 
la région pour rencontrer chacun des clients. Son experrise 
et ses conn;~issances en agronomie, appuykes de celles de 
l'équipe en succursale, assurent un service sans égal à sa 
clientèle sans cesse grandissariie. 

La Banqiie ~Yaiionale est la plus ancienne institution finan- 
cière à dessenir &~int-Charles et eue es[ là pour y rester. 
C'est une équipe de gens qui, par leur esprit d'entreprise, 
I'origindité de  leur solutioti et leur détermination, vous 
donnent les moyeiis d';iméliorer 170 ire qualité de vie. 11 - -  . I 

- - - 
.- 
- -- - . - s'agissait seuleniciit.. . de penser aiitrerneni. 

1:i;ilice actuel dr la 1i;cnqiie Naiioi~ale, au 2-'r. de 1 arrni i t  l;rtyati 

Après avoir déménagé ari 103 avenue Ro!lale pour quelques 
années, la Banque déméiiage i nouveaii au 107 avenue 
Royde, dors propriété de M. Jean-Maurice Labonté. Elle y 
demeure locataire jusqu'en 1987 d'où eue quittera pour 
une noui~elle construction quj porte aujourd'liuj le numéro 
civique 2774 avenue Royale. Durant ces nombreau démé- 
nagenients, plusieurs directeurs se sont relayés : parmi eiLv 

1~011s V O ~ I S  soi~viendrez de messieurs Fournier, Martel, Blais, 
Métivier, Lernelin, BaUeus, Dumas, Desjardjns, Roberge, 
Boudreault, LeBlanc et madame Evoy, pour n'en nonimer 
que qiielques-iins. D'deuis vous pouvez retrouver c e m n s  
d'enire eux toujours en fonction dans la région Cliaiidière- 
Appalaches ; M. Yves LeBlanc et hlnie Jol~anne Boy, tous 
deux de Saint-Anselme. 

Aujourd'hui la directrice, madame Délisca Breton et son 
équipe sont à l'image de la nouvelle philosopliie que la 

Persorinel de l a  kuique Natiorinlc en 13/iS 

k gauche 3 droite : Gmrgej-Émile 13il&au,Jear-Claude Ihrgmn. Iioniio Roy, 

Madeleine Fournier, Arnimd Lebceiif (coriip~hlejct ficnjainin Fournier (Gimt) 
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HISTORIQUE DE LA CAISSE POPULAIRE 
DE ST-CHARLES 

-. 

11 y a maiiitenani quatre-vingi- di^ .uns qii'une caisse popii- 
laire a éré fontlée cllez nous. En effet, le 10 janvier 1909, 
une caisse coinniençaii ses oliérarjoris à Saiiii-Charles. Le 
preniicr pi-ésideiit fut le R.P.J. Ed. Pagé, alors curé de la 
paroisse et M .  Aiplionse Desjardins, le président d'l~oniieut. 

Les ailire3 membres di1 conseil d'adniinisiration étaieiii : 

M. J.B. i,acroix, vice-président, M. Alfred Paquet, M .  P.J. 
Riiel, nolaire, M. C.A. Foiiriiier, hl. Onésime Mercier, 
M. Joseph Leclerc, niaire, M. A.  Cloiilier, n.i. d . ,  M. O.E. 
Perron, m. d., et le R.P. hl. Ed. I;iia!: vice-présidenr d'hon- 
neur. la cornnussion de crédit e'laii pour sa part composée 
de : M .  Joseph Goniliier, M. Joseph Lapointe, M. Cliar.les 
Chabot, M. Aiigiiste Picard et M. Nu,aire Moretic);. Le coriseil 
de surveillance était formé de  : M .  Octave Fourriicr, 
M. Francois Casiongiia!; et M. Eugèi~e Marcoux. 

Aii prerniec avril de la niêtne année, (1909) on atteignit le 
rnoril;inl de quatre inille sept cent i in  douars et cinquante et 
[in sous (4 70 1, j 1 $) à l'actif. Dais les écoles niodèles, les 
épargnes étaieni de quatre-~ingi-dis-liuic dollars ct soi~anie- 
sis soiis (95,66 $1. Bel effort pour l'époque. 1,'inlérét sur les 
eniprunis était de 6 Wei de 3 % pour les dép0ts de. .  . plus 
de un dollar (1 $). 

Eii 1910, le 22 décembre plus prc'cisément, la présidence 
fut asslimée par le ré~lérend Adjutor Faucliec 

La maison de M. Charles Poiiliot, i l'angle de la rue de 
l'Église et de I'aveiiue R o d e ,  a été Ic local pemaneni de I;i 

caisse depuis son achat le 22 juillet 191 1 ,  jiisqii'en 1971, 
année où la nouvelle caisse fui bâtie à l'endroii oii on la 
retrouve niainteriaiit, c'esr-à-dire au coin de la rue Saint- 
Edouard et de l'avcniic Roÿde. 

1.e 20 avr.il 1913, M. :Uplionse Desjardins assiste à une 
assemblCe générale spéciaie et fait part à son auditoire de 
I 'honneiir que  Konie Ii i i  a fait. II s 'agi t  du tii.rc de 
Coiiimandeiir dc l'Ordre de SI-Grégoire-le-Grand, en recon- 
naissance de soli dévouement i l'œuvre sociale des cssses 
popiilaires. 

Les besoins augmentent avec les années. Aiissi, en 192 1, 
M. Alplionse Chabot constriiit une ~loiite. Son piix ? Mille 
quatre cent vingl-cinq dollars (1 425 $) 

Eii 1927, on nieiitionne que M. le curé Georges Côté a été 
nomnié présidelit d'honneiir. Depuis cette époqiie, les 
prêtres ct autres notables des paroisses se sont inipliqués 
dans les mouvements pour aider leurs concitoyens qui 
avaient besoin de leurs coiiseils er de leurs connliissarices. 
Dans une bi-ocliure qui parle des caisses populaires, oii clit 
que 74 cures on1 éti! présidents de caisse, uii autre a été 
secr.étcLire, seize ont élé secrétaires-gérants. Cinq ont même 
été gérants et trente, présidents gérants. Des vicaires, des 
notaires, des avocats et des médecins on1 aussi prêté leur 
w o i r  à l'adniinisiration des caisses. 

Saiiriez-volis dire qui étai1 premier ministre du Canada à 
I'époqiie de la fondation de iiotre caisse ? Sir Wilfrid 
Laillier ! Le miiiisfre des Postes ct di1 Travail était l'hono- 
rable Rodolphe Leniicus, et le député de Bellechasse : le 
Iieulenant-colonel O.E. Talbot. 

1.1: ! r i i t .  ,rtiiel de I:i (.;LI?>#: ~ ) i i ] i ~ l : i i i ~ ~  1 1 1 ,  ~ : I I  i i i - ( : i~ , i i - l~~ 
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Voici une émde cornpasarive qui a été faite en 291 1 et que 
h.!. Desjardins trouvait très représentative. 

Saint-Charles- L'Ancienne-Lorette 
de-Hellechasse 

Pr& de : 
.................... ........................... i $ à 10 $ 10oG 172 
.................... ............................ 10 $ i 25 $ 399 r46 

2 5  $ à j0 $ .................... 386 ............................ 163 
..................... .................... 50 $ à  75 $ 142.- 60 

.................. ............................ 7 j  $ i~ 100 $ 173 127 
.................................. .............. 100 $ à 500 $ ..203 
.............................. ............. 500 $ à au-delà. . .29 

Soi1 plus des 2/3 inferieur à 100 $ 

Ides débii ts fiirent assombris par des problèmes financiers et 
le 16 févi-ier 193 1, on a dû suspendre les opérations. L'abbé 
Georges Côté a occupé les fonctions de gérant, du 20 février 
1931 jusqu'au 16 décembre 1932. En jarivier 1933, les 
opérations reprennent wec M. h t o i i i o  Ciiabot ;lu poste de 
gérant. 

Mvloiisieur mtonio Cliabot, gérani de 193.î 1 Li /?& 

Vers les arinées 1945, la population a demandé d'ouilrir la 
caisse trois (3) jours semairie, les lundis, mercredis et ven- 
dredis. On a meme loué la machine 1 additionner de la 
caisse aux jours l ibres à la pliarmicie Caroii-Frenette : deux 

. doUa1-s par mois.. 

En inm 1949, on agrandit la caisse. Les dépenses se sont 
cliiffrées à vingt-trois dollars el quarante sous (23,40 $) 
pour le tmvd de hl. Paul Marquis, trois dollws et soixarite- 
quinze sous (3,75 $) pour l'achat de bojs, et deus doilais et 
soixante sous (2,60 $1 pour des vitres. 

parljr de 19 j0, on ouvrait la caisse le samedi t-midi 
en plus des lundis, mercredis et vendredis. Cela Cur cliangé 
en juillet 58 poiic le vendredi soir au lieu du samedi a m i -  

nudi. 

À l 'époque, o n  avait même volé de l 'aide a u  gérant. 
M. Wilfrid Therrien qii'on wait engagé à vingl dollars par 
mois et Mlle Ahne CarriPre, ainsi que 1 U e  Monique Cliabot 
ct Me DorisJoliceur y on1 aussi travaillé. Mentionnons que 
M. Guy Bilodeaii fut gérant pendant 30 ans, du 8 décembre 
1762 à novembre 1992, année où il ptii sa retraite. 

Panni les dons jmpomts  faiaiis par le conseil d'administra- 
tion, i l  y a un montiint de quarre-vingt-dLx mille dollars 
(90 000 $) pour l'aréna de St-Charles de 1978 à 1980 et 
également un montant de cent mille douars (100 000 $1 
pour la Résidence Cliarles Coudard, lors de la construction 
de la bgtisse en 1982. De pliis, durant les vingt dernières 
ainées, des ristoiiines totalisant plus de deux d o n s  de 
douars (2 000 000 $1 ont été retournées aux membres. 

Un petit retour en arrière : Voici les noms des dertiiers 
présidents tie la caisse : M. le ciiré Georges Côté, le D t  J.A. 
Nadeau, M. J.W. Roy, M.  Laval Ruel, M .  Roger Patry, 
hl.  Dominique Prkvost, M. Denis Letourneau, M. Jacques 
Mclsaac et actucuement M. Conrad Paré. 

Le direcieur générai actuel, M. Michel Dubois est en fonc- 
tion depiiis novembre 1992  L'actif de la caisse au 31 
décembre 1998, dépasse les  quarante millioris 
(40 000 000 $), et la caisse de St-Charles est parnii les plus 
rentables de la Fédération des caisses populaires Desjardins 
de Québec. 



-.--------- - 
-- LE MEUBLE IDÉAL LTEE ----- 1 m 
C'est en novembre 1946 que niessieurs Maurice et Paiil- I 

Eugène Bélwger, dors  député au gouvernement provincial, l 1 

ont acquis une manuFdcture de deux étages où, à l'époque, 
on ajrait fabriqué des garde-robes. Cette usine avait cessé ses ! 

opérations après le décès du propriéare fondateur, nion- 
sieur Onksime Leblanc; eue avait été en opératiori continue I 

depuis 1945 sous la raison sociaie de Le Meii ble idéal enr. 

i 

Malgré les soUicitations de la part de certaines rniinicipalités 
poiir que la reconstmcdon di1 Meulile Idéal soit réalisée sur 
leur territoire, le président Maurice Bélanger préféra 
demeurer i~ Saint-Charles. II 11 amit ici un personnel compé- 

1 ieii t, dki~ouk et miniitieux, un  encoumgenleni des niiluriiés 
Vr i i r i i ~h~ i  111  i,?, i\laiirice et Paul-Eugène Bélmger foiit I'acqiiisitioti de la 

iiianri[ac~ure de garde-robes de monsieur Onésinie Imblaiic 

Après les formalités d'usage, il fut décide (le doixner comme 
raison sociale Le Meuble Idéal Itée, et de nonimer Maurice 
Bélanger, directeur général. On continua de fabiiqiier des 
garde-robes pendarii neuf (9) niois piiis, on remplaça par 
du mobilier scolaire. 

S'étant spécialisée daris la fabrication (lu mobilier scolaire, 
la compagnie avait connu ilne progression consmte et on 
préparait les loiidations pour un agrandissement majeur, 
loi.squ'un incentiie rasa I'établissemenr de fond en comble. 

A parîir de celte date, soit le 5 août 1955, la vingtaine d'ern- 
ployés réguliers perdfit ainsi son gagne-pain. Une dizaine 
d'entre eim prirent cependant Ie cliemin de ?Ante-Anne-de- 
la-Pocalière pour ierminer des co~ilrats dans une usine de 
I'endroi t . 

civiles et religieuses aiilsi qu'un support de toute la popula- 
tion. Toul cela a pesé lourd daos le clioix de la société. 

Pour conserver leur emploi spécialisé et assurer leur avenit; 
la majorité des employés et plusietirs hommes disponibles 
ont participé béiiévolement à la cotistruction de la nouvelle 
usine sur le site actuel dans le secteur nord-est rlii village. 

Dès jujn 1956, la production du mobilier scolaire reprit et 
les employés anciens et noii\leaux 0111 rerroiivé un patron 
généreux et reconnaissant. Cependant, la direction songeait 
à la fabrication de mobiliers de chambre à coricher étant 
donné que le mobilier scolaire n'était qu'une producrion 
saisonnière. 

Eii avril 1958, une industrie de  St-Romuald, hhticant de 
mobiliers de chambre à coucher du nom de (( Les Ateliers 
Duval bée fi, fut incendiée et le propriétaire infornia 
Alaurice Bélanger, president de  Meuble Idéd, qu'il aban- 
dormait les affaires. 



C'esr dors que la décision l i t  piise de fabriqiier du rnobiijer 
de chambre a couclier en ob~enani des Ateliers Duad, les 
commandes non remplies, les modèles de mobilier ainsi 
que la Ijsie de ses représentants. La fabrication du mobilier 
de diambre s'est mise en branle presque immédiatement et, , 
en 1960 on ùisconi.inuera définitivement la fabrication du 
mobilier scolaire. 

En 1978, les deux hJs du fondateur prireiit la direction de 
I'entrepijse qui ,  en 1984, investissait deux rii.illions dans 
I'agrandissemeii t de ses locaux* et dans la modei-n~sation de k1 deus iiIs dc ii\;il:ricc, CIautIe et ~i-:in fiei~ii:tr. i ~ ~ . l - ~ : ~ r i t i : ~ ~ r ~  :~;IL~+'I\ 

L> > 1 

I'appxreiLIage; ce q ~ i i  permit de doiibler la prodiiction er 
d'augmenter la p~oduc~i~i lé  du personriel. de iravail, iine cle jour, et une de soir et de nuit. Il ii'est p;ls 

rare de rencontrer parmi le personilel de l'entreprise des 
incl i ia~~t  le persoi~nel de bureau, l a  compagnie compte meiiibres d'uiie mêirie fainille dont les plus âgés ~ravaiiideni 
actuellement 180 personnes qui font partie de deus équipes déjà lors de la fondatioii de la société. 

Pl IO[O d?\ (:III!~I!!,~I:> d u  h!e111?Ie l d ~ ~ l  ? I I  lj5<j', 

Dt gaiiche i droite : Jlstrice Belariger, Palil-Heriri Beaudoin, hiil Carrier. Dmiel Büitclrer, Jean-Louis I.xrois, I.uiiis-Georges I)<\!ost, t.ouis-Phililil'ie Pkuost, 

Rohert nirgeoii. 94ndr+ Prh.osr, Gilles Breton, Charles-liiigène 8reto11. Rosaire Lehlaiic, ,Idrien Ko. Ga liuiil. Gille? Lhitil, Lucieri hiui r i .  Lriuis-Philippe l\irgoii.  

h.lauRcn! hcruj.~. AlfiPd Roy. HjJajrt. l~croix. Jean-Paul Caron, h i o î i  Boiiiii, hiid& hwlin, Dominjqlie Pn!vust 
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SYN D T C ~ O ~ É R ~ F D ' U T I L I T É S  

-- RURALES DE BELLECHASSE 
~ ------- 

1 Le Syndicat cuopérntif diitilités rufiiles de Beilechasse fut - 
4 

1 londE le 8 septembre 1958 dans le but de prendre en main 

4- et de résoudre lin graiid problème de l'époque : le déneige- 

i 'i 
1 nieiit des cliernins niiiniciparis et des mSrcs d'accès vers -d 

i T r m n  % E U  1 rn I'ekiétieur 1958-19 j9. y1 A- 
l 

- r ' . '  4J 1 
l'sine du lieiible Idéal 

Entrc l'entreprise et ses eniployés, il s'est rissé des tiens 
érroirs d'appartenance qui se manjfesteiit par (in sentiment 
de fiené des employés polir leur trail;iil, leur entreprise et 
ses produits. 

Be I'Allantiqiie au Pacifique et aux Éta ls -~ i i i s  depuis 
quelquer; misiées, « IDÉAL fi dénombre quelque 1 200 clients 
qu i  melten t à la dispositiori des corisornmateurs des nieubles 
rem;~ryuables m t pai- les soins apportés 3 leur fabrication 
que par la qudté des rndiéres pr'enuères utilisées. 

La qualité des ineubles hbriqués et dii sei-vice offert à la 
clientéle depuis 50 ans permettent de placer 6  ID^ dms  
le groupe de tete des fabi-icants de meubles au Canada, ce 
qui est ioui à I'lionneur des djrigeants et des tra\~ailleurs qui 
habitent en grmd nombre la paroisse de Saint-Charles-de- 
Bellechasse. Les millioi~s de meil bles expédiés $ la grandeur 
du Caiiada ei des Etats-unis ont coiitribué h faire connaître 
Saint-Charles et susciter Lin sentiment de fierté. pour route 
la coni~iiuiiaiité paroisside et bien au-dela. 

Di;] ieigeriieril tls ci ic! i i i i is ,  pretiiicr tiiver 1955 

Les promoteurs dc l'époque, messieurs Laval Hucl, Henri 
Riiel et Gérard Dion,  alors impliqués dans la Meunerie 
coopératjve agricole de Saint-Ctiarles. posèrent ce geste, 
désireux qii'ils élaieni de prociii.er à leurs co~icitovens un 
nieilleur s e l i c e  devenu essentiel par la circulalion ;iutomo- 
bile en loiit temps de l'année. 

Une soixantaine de fonceurs deviennent :dors sociétaires dc 
cette entreprise dont les (lébuis fiiren t passalilemen t diffi- 
ciles. Toutefois, la persévérance et la tk~iaciié des adniin.is- 
tr'ateurs doublées des effororts soutenus des eniployés ont pet- 
nus à la coopérative de stabiljser sa situatioti financière et 
d'arteindre l'objectif iisé : Offrir un service de qualité. 

À l'@poque, le Syndicat entrete~iaii les chemins du village et 
de la paroisse de Saint-Charles avec uiie cliatrue et une 
soiifileuse Sicard. Le chidfre d'&aire était alors de 22 610 $. 
Plus urd, le Syidicat eiitretenait eii plus la rnunicipaliie de 
13eaurnotit el l'ancienne route de fieailmont. 



~ a ~ l - i r ~ i l e  Fcirtiii siIr le caniiuii ch:in.ue (à ['auni-plan) 
ei Georga Girard sur le cnniion soufleur, 1955 

La première étape iinpormie daiis l'lustoiie du Syndicat fut 
la construction, en 1970, d 'un gJiwdge qu.i devail améliorer 
I'efFicaciré de remisage et d'entretien de l'équipemeiit et des 
machineries. La b4tisse [nesurail quaranle pieds par quatre- 
viiigt-cinq pieds et était rnunie de quatre grandes portes. 

En 1980, un autre agrandissemeni de soiuante-quatre pieds 
par quarante pieds alJec trois grandes portes fut réalisé; une 
partie de cet agrandissement, soit cinquante pieds par qua- 
rante pieds, hir louée à la municipalité de Saint-Cliarles pour 
établir le nouveau poste 3 inceiidie. L'année siijvante, on 
construisait à I'esi du garage nn eritcep6t de vingt-qiiatre 
pieds par trente-six pieds pour emmagasiner le sable d'k- 
panàage. 

Machtiierie de 5en.i-leige, 1 Ovs 
Photo : S,lriie S .  Boniieau 

- 3 camions de déneigemair munis de sable~ise, 
- 2 camions de déneigement avec blocs de béton, 
- 3 soufileiises Sicard, 
- 1 iracteur avec cliargeuse, 
- 1 camionnette de se l~ lce ,  
- Lin garage chauffé de cent cinquante pieds par quar- 

ante pieùs muni de sept grandes portes dolit deux pour 
les camions à incendie de la miinicipdité de Saint- 
Charles, 

- Un entrepôt de quatre-vingt-cinq pieds par trente-sis 
pieds avec quatre pories abritant le sel, le sable et iine 

partie de la machinerie. 

Le le r  nohi 1984, le Syndicat coopéraiif i 
d'uiiliiés rurales tlc Bellecliasse sera ' 
ti.ansformé en compagnie : Servi-Neige 
inc., suite aux modifications qui Iiireiit ~ 
ayporrées à la loi des coopérati~es, non 1 4 -- l 

l 
p.as à cause des revenus élevés des socié- =-Y+ - 
wres, mais ii cause du chiifre d'akdires 
~ e v é  dc Ilenireprise avec les inunicipaütés , CIIIIAIB~ 
et le ministkre des Traiispom ~~~m~~ iiiiii In IB lmmmn i i ~ i r i i n  lo 

inc. réalise un chiffre d'affaires d e  ( iarn~e c1i;iiiii~ iie j0 pieds par 44 pied? ii;uiii de 7 p n d e s  [iones. 1998 
400 000 $ avec : 

Ytioto . iiltiie S Boniieaii 

. ,;Gij 



-. 
Seni-Keige iiic. compte sois;intc-cinq actionnaires et elle est LAFLAMME C F ~ T E N  A I R E W A  I 3 T  - 

drigée par cinq administnteiirs, niessieurs Raymond Rue1 
et hlichel Carrière agissant respectivemeni conme présideiit 
et lice-président. EUe embauche  si^ employés à temps pleiii 1" période : 1899 à 1932 
et cieux 011 trois à tenips partiel poiir la saison active. Elle 

Ï 
- 

entretient 82,71 kiloniètres de roiile : 

- 4 2 , 2 0  kilomèiires p o u r  la rnunicipalitC de Saint- 1 

- 40-51 kilomètr.es pour le Minislère (les Ti-anspor~s, de 
Beaumont à Saitit-Damjeil et une parrie de la roiile 2 18 
jusqu'à la linute de Saiiit-Henri. 

Napolton Laflamme acI16te eii 1899 un moulin à scie à 
St-Pascal de Kanioiiixska dais le 3" rdrig. Il y ajoiite un coin 
charpente et nieniiiseric. Aiinierité eii énergje par iine roue 
i aubes le rnoiiljn est soiiveni arrêté par la faiblesse du débit 
d'eüu du niisseau. Inquiet pour la suivie de sa faniille de 
sept eiifanls et fatigué de  cette dépendance, i l  verid e l  i l  
décide de s'installer à Sajnt-Charles. 

En octobre 1908, i l  achète la maison et un petit entrepôt 
attenant, propriétés d'.Uice Lavallée, situés à I'emplacernent 
actiiel de la rue ~ d ~ ~ a m m e .  Le vieus hangar r.etalié devient 
progressi\~etiient iine meniiiser-ie Iiien équipée el do11 t Ics 
rnacliiiies fonctioiinent par un  etigin ?I vapeur. Pendant Mtigl- 
qiiatrc ans, la boutique répoiidra à toiis les besoins de la 
paroisse poiir le bois de charpente et de finition incliiant 
feriêtres, poi3es et iiiouli~res. 

C'esi donc mon graiid-pere Napoléon qui a lancé l'en- 
treprise par sa iénaciti et ses grands ~aients de créateiir el  
de menilisier chevroiiiil;. 



La première boiiticpie à Saint-Charles 

2' période : 1932 à 1970 

P T 

En 1932, Napoléon cède son entreprise à son fils Georges 
qui vient d'épouser en janvier Blanche Lecotnpte à Saint- 
Vallier. Mdieureiisement Napoléon est atteint d'uii cancer la 
même année et décède le 27 févier 1933. Le jeone nouveau 
proprié~lire, bien secoi~dé par son épouse, ccinlinue l'wu- 
vre de son père. Cependant, i l  trouve que les revenus de 
750 $ pour une première aniiée son1 maigres. En 1934, i l  
décide de diversifier le travail ajoutant à 1'anièr.e de la boii- 

tique iin moulin à scie. Bâti de ses mains avec des Jnoyens 
Limités, inon père opéra lui-même le « carriage » pendant 
de nombreuses années. Les culti\~ateurs apportajeni leiirs 
billots en voiture à clieval et  attendaient le sciage pour 
repwtir arrec leurs madriers et leurs planches. \Vilfrid Rue1 
et Danid Asseljn (décédé) furent ses preniiers employés. 

En 1946,  # l'âge (le 38 ans et père de sepi enfants, i l  
enrreprend de reloc;iliser son entreprise. Le bruit, le 
inaiique d'espace au village et surtout le désir de prendre de 
l'expansion l'amène à rebâtir sur le terrain actuel Georges 
Ldamme inc. Le déménagement sem graduel niais i'esseii- 
i iel de l'entreprise consisiea à préparer du bois de char- 
peiite livré par wagons, préparé i ['intéfleur du (MOI;I.IN 
ROUGE), conune oii le nommait à l'époque et retoiimé par 
chernjn de fer. Lenireprise sera florissan~e et permeiira au 
jeilrie entrepreneur de conipleter ses installations en 1954. 
On coiirinue de préparer tout le bois nécessaire pour l'éla- 
boration et la Gnition d'une constriiction le toiii sur le ter- 

acniel. 

Maigré deux incendies partiels. maigri de nombreiix pépins 
et des aiinées dificiles la P.M.E., s'implanrera solidement. 
Détermilié, courageux, fier er siirtoiir expérimeilré, mon 
père mènera la barque pendant plus de 38 ans, bâtissant 
iine réputation de confiance que les clients ont reconnue. 

-- I 
Moiiliri rouge 

l:il-.iiible des ins~llatinns 



3' période : 1970 à 1999 

Roger Ldianinie 

Le 20 juillet 1970, Roger et Jacqiies 2? et 3' fils de Georges 
deviennent actionnaires de Georges Lafiamme inc. Us pren- 
nent gradilellenienl chacun dans leur secteur de nom- 
breiises responsabilités qui Abgent la tâche du palron. En 
1980, Roger aclitite l'eiitreprise el lu i  donne l'essor et 
l'orientation que voiis connaissez, poiir mieux r6poi1dr.e üw 
noilvaux besoins de la clientèle. 

Tout en m ~ n l e n a n t  les senices de base. Roeer aioute une 

Quiiicrollerie (le S;iiiibCh;ti.iès 

Plioto . hliiie 5 Boiiiieau 

' V I  

quincaillerie et divers seMces poiir le monde de la cons- 1.a l i ~ i ~ é e  des Lflflarni~~e daris la coni~iagriie 

tniction. 11 ouvre en 1986 une succursale à Sajnte-Claire de De gauche i droite Pierri-, ROLT~. Georges et Wdppoléon 

Dorchester, filiale qiii se développei-a tr-ès 1-apidemeiit et qiii De liaut eri bas Mrtie Roger LAaiii:tie. Solruige et Liicie 

Ibus ei : o i i ~  Forli p:~riie de 13 compagnie 
offrira quanti té de pt-oduits et de services. Travailleur 
acharné, Roger appuyé par son épouse ei ses trois enfants 
Solange, Pierre et Lucie coiititiue a assiirer le développe- 
ment de l'entreprise et à offdr à la popiilatjon le mei.lleur 
service. En 1999, une quincaillerie à Beaumont s'ajoute aux pu ?..f~w rt - 1  c Ll!/'kr inme 
deux autres, toutes trois sous la banniére Home Iiardware. 

L'étincelle que Napoléoii a fait naîlre en 1899, abmeilté par 
l'ardeur de Georges, sa faniille, Roger ei ses enfmts ont fait 
que La Flamme éclaire encore et veut êlre i in flambeau qui 
dure. 

Merci à toiire la population pour sa fidélité, et sa conflance 
w coiirs des 100 DEWIÈRES A V N ~ E S .  



LAVAL MARQUIS INC. 

La tradition de boucher de père en Cils de la famùie Marquis 
conunence au tout début des ;innées 1900. Premier boucher 
de la lignée, Pierre-Aiexandre Blarquis de Saint-Cei~ais, plus 
connu conlme Fit Marquis, parcourait avec sa i70iture à 
k i n n d e ,  les rangs et le village de Saint-Charles pour offrir. la 
viande à ses clierics. II acheu, le 8 d6cernbre 1919, l'erii- 
placement achiei de la boucherie de Saint-Cliarles. De la 
maison et de ses dépendances, grange et Iiangar, il ne reste 
plus rien aujourd'liui. 

En 1930, Pierre-hlexaridre \ a i d  l a  bouchelie a son fils J a n -  
Charles. C'est 1iu qui assurera la relève désorniais. cette 
époque, le bœuf s'acliemt quaire à cinq cenis la livre et était 
revendu, après traiisfonnation, 14ng a iingi-cinq cenls. Trois 
livres de saucisse se vendaient vingt-cinq cents. La gazeile 
servaii de papier d'etnliaiiagc; on pouvait quasiment lire les 
nouveiles siir la viaide ! 

Jusqu'aiis années quarante, les clientes altendaient ioiijoiirs 

la visite dii boiiclier chaque  semai tie. Elles aclietaieni 
siirioui la viande poiir préparer le hachis, très populaire i 

Pierre-:Ut.;3ntli~ hl~rquis. pîeniier buucher ,de 1;i iarii!Ilc, :i 1 ~~!iipi:icernei~i dc la Ihri~icherit ;icriicllc dr Saint-!;liarlcs, 1910 
De gauche 3 drorte . \lisaCl, Pierre-Alelaiidre, 3e?.11: iIc:lte. ?i:ii?. Paul. (:liasles. Grnnaiiie. Erlwidg et Pliililipe 



scie à &ce. II Fallait, 5 iin Iiomme bien habitué, de 
quinze à Ri~gi minuta pour tailler un bloc. Cliaciiri 
mesurait deux pieds et demi de largeur par trois 
pieds de longueur. 11 fallait u ~ i  cheval bien entrsiié 
pour les tirer de l'eau. Les blocs pesaient enviroii 
1000 livres. À cliaque hiver on faisait provision 
d'envirori qiiatre celits blocs dont une pariie serair 
vendue avec l'arrivée (les beaiis joiirs. En auendmi, 
les blocs é t ~ e n t  empilés dans la glacière, le bran de 
scie sentant d'isolant. 

l'époque. Les recettes ii'itrueiit pas coinpliquées et les geiis 
coiiso~iiniaicnt surioiir la partie avant du beuf .  Poiir les 
grandes occasioiis conime les repas de  noces, la saiicisse 
éraii de loin le met le glus recherché, arrosée avec lin peu 
d'eaii-de-\rie bien sûr, poiir la joie et le plaisir de cliacun. 

EII 1938, Jean-Charles toniba grmcnicnt inalade des siiitcs 
d'une piieunion.ie. Pendait enviroii deiix ans el demi, i l  hi1 
incapable dc repreiidre le tirvail. hies yarenls qiii n'élaieni 
pas forriinés ne pouvaient se perniettre d'engager un bou- 
cher. Cet évéiiernent aUdt provoquer. pour moi, Laval, une 
entrée précipitée dans le riioiide di] travlul. A quatorze ans à 
peitic, j ' a i  du qiiiuer les bancs cl'école pour pratiquer le 
tiiétier de riiori père et de mon grand-père. Je ne connaissais 
à peu près lien de ce niélier, mais avec l'aide de ma mère, 
Alcxina, nous avoiis réussi klire vivre la Fanjlle et i remon- 
ier la pente avec succks. 

Si Jean-Cliarles s'occupait de la boucherie, soi1 père Pi t a\:ai t 
quant à Iiii. conseivé le coniinercc de la glace. Le niorceau 
se v e i i ~ i  cinq cen& pour les chtiticeux qui possédaieiit uiic 
glacière à la maison. 

La glace c'était toute une allentiire ailani l'électriciié ! 
Comment s'y preiidre pour la coiisei~er diiranl les temps 
chauds de l 'hé  T Au inois dc décenilire, qiiaod la glace avait 
alteint une épAsseuï suffisante poiir porier un honinie, on 
a l k t  pelleter la iieige à I'écliise Cliabot pour que le froid 
puisse geler l ' u i i  cil profondeur. .4pi,és le Joui- de l'An, alors 
que la g l a c ~  avaii aiteint iine épaisseur r.aisoni~able, envirori 
deux pieds, on poiivait commencer i~ couper des blocs à la 

Grâce à l'arrivée <le 1'6lectricit6. la glacière à glace 
de la boucherie Fut convei~ie en glacièire électriqiie. 
La rkfrigératioii électrique ;illait enfin pei-rneltre 
tl'obtetiir iine ternpérrtiire plus froide et r6gubèi.e 

ce qiij perrneiimii de mieux coiiserver la Maiide. Et l'arrivée 
du hache-viande électriqiie rernp1aç;uil celui à la niain, don- 
nnit enfin u n  peu de répit ails bras ffaigués. 

En 1945, l'arrivée du clieval-vapeiir, I'auroniobile, allait met- 
tre fin a la carrière de Ti-gars le cl~eval et de la voirtire à 
viande. Fini le peiit coup de fouet poiir aller lin peu plus 
vite, l'accklérateur cst niai.nteiimt au bout du pied. Ce trms- 
fert techiiologiqiie ailait di] rnênie coiip nietire fin à la ven tc 
par les portes. Désormais la viande se vendrait à I'élalage à 
la boucherie. 

Mon père Jean-Charles iri'a veiidii sori comrnerce eii 1953. 
Au f i l  des ans, toiis les vieux bitimenls on1 été remplacés par 
des iieufs. Trois agrandissements oni été nécessaires, le 
dernier en 1963. C'était des années de pi-ospérite pour le 
coninicrce à l'époque. Des alentours, de Lauzoii, Lévis ci 



l t -  1 
R:i!nirind, hls de I~ival, apprenti boucher à cinq ans el deilii. iqbj 

Courroisie : 1:aral hlarquis 

niême de Qiieliec les geiis venaient clierclier leur viande à la 
boucherie Marquis. On faisait aussi la liimison en ville deux 
fois par semaine. 

Quelques aiinées plus tard, la boucherie allajt innover en 
oflmi le service de préparation de la )?ande poiir la con- 
gélation. Le client ven& à la boucherie oii l'on préparait le 
quartier de bwuf ou la longe de porc en fonction de ses 
besoiiis. On expliquait les alternatives possibles pour la 
coupe de la Mande : la qiiantité de rôtis, de steaks, de viande 
hacliée etc. On constihiait ainsi \in dossier où tout était iioté 
et senrait ensuite pour les procliaines commandes. La dande 
é d t  gelée à la boucherie i une température très froide puis 
livrée chez le clieiit. Ceite façon pmsonnahsée de servir le 
clienr a contribilé à la croissance de l'entreprise. 

Une aulre période marquante pour le commerce co'incide 
avec l'arrivée du bwuf de boucherie charolajs, clieptel 
importé de France. Celle viande de grande qualité et de haut 
rendemeni, produite par la  fernie Lacroix du rang Viile- 
Muie, a permis ail commerce d'offrir une qualité dc viande 
encore jamais atteinte. 

Le I i ~ u f  cliarolais a aussi contribué au développement de 
Saint-Charles par la crEation du Ct1;irolais clianipêtre. Au 
début des années 70, coniine à cliaque aniiée, le respon- 
sable des loisjrs Eaisaii une collecte de fonds pour les loisirs. 
Lucien Gosselin, alors responsable, est venu ine rencontrer. 
C'est ?i celte occasion q u ' a  gernié l'idée de  crée^ ce qui aUxi t 

devenir le Cliarolais cliampêtre, Une occasion pour beau- 
coup de bénéiloles de relever les manches el de préparer un 
repas en pleiri air avec une viande de qiialité exceprioiinelle. 
Sans l'aide des bénévoles di] Charolais champêtre et des 
bouchers bénévoles des paroisses iloisines, Saint-Ctiarles 
n'aiirajt sans doute pas réussi 'a accumiiler, d'année en 
:uinée, les fonds qui ont pennis la conslniction de l'aréna et 
apporté u ~ i  soutieii financier à plusieurs groupes conimu- 
naiitaires. Merci à loutes et tous pour votre précieuse col- 
laboi-iuion. 

Le prenuer juillet 1978, la boucliene Laird Marquis inc. es1 

vendue à mon frère Claiide et à inon fils André. Claude 
assure la coniiriuité à Sainl-Charles et André met sur pied 
iine nouvelle siiccursale & saint-hienne-de-~eaurnont.  
André et Raymond, rnoii plus jeune fils, qui enseigne la 
bouclierie déj i  depuis quelques années, représenteni la 
quatrième génération de bouchers clans la hmiiie. 

hiijourd'hui la Iiouclieiie doii s'achprer au goût du jour. On 
y trouve une variété plus grdide de produits et des préparil- 
tions plus faciles a cuisiner pour les gens pressés. Le tenips 
où l'on vendait la viande en voiture à clievai est siîremenr 
révolu. . . Même si les habitudes d'aclial se iransf~m~ent, les 
gens continuenr toujours d'apprkcier la viande préparée par 
le bouclier. A chaque époque, i l  faut trouver de nouveUes 
façons de faire, développer de nouveaiur produits, reconi- 
nicncer et reconimencer à nouveau. Car le siiccès d'une 
encreprise repose non seulement sur les qualités et la per- 
formance des gens qui en font partie, mais encore siir leur 
esprit d'iriitiative qui doit toujours accorder une place 
importante au dépassement et à l'innovation. 
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BLAGUE A TABAC 
- - -- - - --- - -- - 

Si vous \fo~is trouvez 1111 jour en adiniratjon devant le por-trait 
d'un noble vieillard en traiii cle « ptiiiriri Iiieii placitle- 
ment n'allez p s  trop vile concliire cllie la sérénit6 (le son 
regard est pure émaiation de sqesse. Eii fait, cette exprcs- 
sion de honheiir ttancluillc es1 peiil-6ti.e toiit siniplcinent Ic 
reflet cle son coiiteiiieriient i Fiiiiier uii bun tahac aronia- 
tique provcn;int de St-Charles ... Car peut-être ne le sait-on 
p u ,  niiiis notre paroisse fut durai11 qiielqiies décennies le 
plus iniportant centre canadien de distributinn cle t a h x  cn 
feuille poiir la pipe. 

Aux plus ieiines qiii aiiraient du inal à s 'e~pliqiier ceiic 
vogue de la pipe. disons d'abord qu' i l  s'agissail la ti'iine 
habiizirle bien cnraciiifc chez ilos ai ic~tres  qui I'avaieni 
pïobatilcmeiii acqujse ai contact dcs aiitocliiones dii pays. 

B'ailleurs, les peinires (les diverses épocliies de riotre Iiis- 
toise ont abondaiilnieni jl lus~re ce golit particulier des 
aiiciens Caiiadicns et des ibicriiidiens eii rioiis les représeo- 
mit pipe ou caluniet à l;i rnriin quand ce n'étliit pas au Iiec, 

Lungienips c.ultivé 1ii~r cliatlue furneiir dans son propre 
jardin, Ie tabac oii vint i irouver sot1 << sol de prédilection » 

dails la region de Jolieitc oii la terre sriblonneuse prodiiii un 
taliüc pliis dous er plus délectable que celui qii'on peut 
récolter alleurs. 2<\i~ssi! la productiun prit-elle aile de I'irn- 
portaiicc et obligea les producieilrs ériger daiis Ieiirs 
clmips de vastes séclioirs oii, ;{près la coupe, le lahic est 
suspcridu par le picd poiir sécli~gc au grcind air. Ceite étape 
fr;riicl.iic, restait ;i \aidie ces i.écoltes, er c'es1 ici qii'jnter- 
tieniieiit les coniniei,çarits qiii s'eri p o d e i i t  acquéreurs et 
les f:iisaicnt expédier aux iisines d'cnipaquctage. L i ,  on 
ttaitait le lahic à la vapeiir pour redoniicr aiix feiiilles soii- 
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plesse et apparence naliirelle et l 'on groupait plilsieurs 
feuilles en mitins (rnenoues) d'une demi-livre pour les pres- 
ser erisuite généralement en ballots de 25 livres. 
L'acheminement du produir 6ni se faisait ensuite tiu cen ire 
de distribuiion qui se c h a r p i c  d'atteindre le consonimriteur. 

L'entrée de SI-Charles dms ce commerce dit tabac en feuille 
est diie à l'initiative de Charles Frenette qui,  vers 19 10, lança 
ilne entreplise d'abord dirigée vers la vente directe au con- 
sornniateiir. Toiitefois, la deniande sans cesse croissante eut 
vite fai t  d'on'enrer le coinmerce vers la vente en gros ails 

tabaconnistes H et niarch;uids dé tdan t s  par le truclie- 
ment de représentants ou voyageurs de cornmerce cornnie 
on les nonuridt alors. De nombreux jeunes geiis firent ainsi 
leur apprenlisage de la vente et des $Faires, et de cette pléi- 
ade de vendeurs devajent sortir les Arfhur Guillemette, Oilila 
Prévost et jus. W. Roy qui en vinrent A poursuivre poiir leur 
propre conipte cette activité de vente en gros. 

Le ierritoire couvert par ces cornnierces comprenait le 
Québec et les secteurs Fraricoplio~ies de l'Ontario et du 
Nouveau Briinswick, le Canada aiiglajs ne paraissant pas 
beaucoup apprtcier Ic iabüc à pipe naturel. D'ailleurs, i l  
semble bien que ce soit surtout pour des raisons d'é- 
coiiomie que les fiimeiirs Francophones aient jeré leur 
dévolu sur la consommation du tabac natiirel. Car dès que 
la guerre 39-45 eut relancé l'économie; la popiilanté de la 
cigüreite, pourtant beaiicoiip pliis chpendjeuse, amorça très 
vite le déclin de la pipe. Les plus âgés se rippeiieront sans 
doute l'époque où la cigarette n'érait consommée que le 
dimmclie et àans les grandes circonstaiices. 

L'âge d'or de I'iiidi~strie d.u tabac en feuiUe pour la pipe 
couvre la péiiode de 1920 i 1960 et c'est au cours des 
décetrues 40 ei 50 que le clu€fre dl&res global des coni- 
nierces de taliac de Saint-Cliarles en fit le ceiitre oational de 
distribution de ce produit. Depuis lors beaucoup de choses 
O R I  cllangé; m;tis cette stimulante page de notre histoire 
locale noils fait soriliaiter que  l'esprit d'initialive, le 
dynanzisrne et le sens des affaires qu'elle ré~lèle se per- 
pétuent et produjsent diatitres remarquables réalisations de 
ce genre. 

par ~ j ? i ~ z o i i d  Pn;r J C J ~ ~ ~  

OCTAVE FOURNIER MACHINISTE 

Monsieur Octtzile Fournier était macluniste dans une usine 
siiuée à l'extrémité nt du village, au sud du chenijn Royal, 
en arrière d'une maison corisid4rée conime très moderne 
au débur du siècle. 

Boutique de Ii! I i i :~ve Founiier, machiniste 

Deux ou lrois ernployés l'ajdaient à fabriquer des sertis- 
seuses, des instruments agricoles et industriels, à préparer 
des objets eii fer, à faire des abreuvoirs er des machines à 
gaz acélylé~ie pour la prodiiction de 1'6leciricité. Parmi ces 
employés, on peut citer M. Joseph Chabot et M. Alec Fjlteau 
(fon deiir) . 

Bien sGr, les réparations d'appareils de toutes soi-tes des 
gens de Saint-Charles preriaient beaucoiip de temps au pro- 
priétaire; mais il consacra tout de même plusieurs Iieures 
la fabricatjoii du Généraleur à gaz iicétylène e I D W  *. 

Cei appareil fut à Saint-Cliarles et d a n s  bien d'autres 
paroisses le préctirseur de I'éclairage à l'électricité. Les 
petites viUes dépourvues d'usines à g u ,  les établissemeiits 
isolés, églises, cliiteaux, presbytères etc., quelque soit leur 
iniporlance, trouiTelit diins l'appareil ILJEAL fi, sans 
surveillance aticune et i très peu de frais, le luxe d ' u n  
éclairage pliis intense et plus beau que tous ceux dont on 
dispose dais les grandes villes. 

Au début des années 1900, l'atelier Fournier eri a hbriqué 
de toutes les dimensions poiivant recevoir de 10 à 100 
ampoiiles. On dit que l'éclairage provenant de I'acktyiène est 
d 'une Fiuiié complète et que l'œil ne ressent aucurie htigue à 
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son emploi; qiie la chaleur rayonnailte de la flamme est 
iiisigiijfiante ei n'influe d'aucune manière siir la tenipérature 
d'iine salle éclairée. 

Monsieiir Fournier niani~facliire aiissi des poêles de cuisine 
d u n  oii deux feiix et des fers ZI repasser. Des lettres d'appré- 
ciatioi-i affluent cllez le fabricant dans lesqiielles les clients 
exprimeiit Ieiir satisfaction poiir les appareils de noire 
tnachiniste : elles provieiuicnt des hôteliers, des prcsb!leres, 
des sémiiiaires, des forgerons, des couilents, des pariiculiers 
ei des propriémires d'usines. 

les seriisseiises fabriquées dans l'atelier de hl. Foiirnier 
soiit de deux types : A et B et se vendeni de 8,50 $ à I5,50 $. 
En \?rai tioinnie d'affaires, Ociaile Fournier faisait ioiijours 
breveter ses inventions et les modifications de ses appareils 
polir éviter toutes les contrefaçons. 

SiiClurka Co. Wechissc. P. 0. 
. . i  . , 

f 
. . i  

8ouii~jtie JLI rrixhiriiste M. Octave Foiimier qiii apparait sur la plioto tri coinpagriie de sori [ils Cliarlfl-Henri. i\ii preiiiier lilaii. M .  Josepli Chabot, iLerj -910 



NAISSANCE D'UNE ~ M P R I M E R I E  

Saint-Charles, 1934 

Notre père étant ~nanufaciurier, par coliséqiieni, dans les 
affaires, faisail imprimer sa papeterie de bureau h Quebec. 
Aj~ant eu I'occasion de visiter des imprimeries. i l  luj prit fan- 
taisie de se procurer une machine poiir kiire Iiii-niê~ne l'iin- 
pression de sa papelerie. Dms les annonces (lu jouind Li 
PI-esse de Mooired, i l  trouve satisfaction. 

11 correspond avec le déteriteur d'une teUe macliiiie iisagée. 
I l  la fait venir (( C.O.D. », s'engageant, après examen à la 

gare de Saint-Cliarles, à Iri retourner 5 ses frais si elle ne 
répondait pas a ses Iiesoins. ikiais après examen sérieux, le 
rnarclié 111i conclu et la niaclUnc Fit soli enisée à la m:ljson. 

Nous Etions alors trois smiirs ;z\;ec nos liaretits : Alice, Cécile 
et moi-rnëiiie, Fernande. Ce fut l'appreiitissage d'un nou\wu 
niétier car nous élions iio\iccs eri la maiièie. Cliacune tra- 
vailla à I'inipressiori et coniriie secrémire. 

Pour qiiclqu'iin q u i  n'a j;iriiiiis eu l'occasion de visiter iine 
iriipriinerie, il fzut savoir. qu'à cette époqiie, les lettres dc 
l'alphabet étaient détachées. Le montage se lisait de gaucl~e 
à droite mais Ic résultai de I'inipression tlo~iii.dit une leciure 
nornidc. Loi~que noiis avons sorti Iiotre première épi.euvc 
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nous en étions tout heureuses. Aujourd'hui, la technologie 
et I'élecironique facilitent beaucoup le travail. 

Noils n'avions nullement l'intention de t ravdcr  pour I'cx- EDMOUR BRETON 
térieur; cela devait se césunier au bureau de notre père. 
Cependant, notre frère Cliades-Henri, qui dans l'intervalle 
travaillait à Québec, avait constaté que cert;iins représen- 
tants de compagnies vendaient des cartes de Noël. Aiorc; sur 
son insjstance, avec notre maclline à imprimer, nous avons 
pris cette « spécialité *. Nous a\7oiis cornniencé au bas de 
I'éclielle : les cartes peintes à la main étaient une exclusivité, 
jointes à d'autres modèles procurés auprès de nos papeiiets 
pour monier des catalogues. 

Ce commerce prenant de l'expansion, noiis avons noiis- 
mêmes fait de l'importation européenne et rejoint des 
représentants de compagnies canadiennes et américaines. 
Noiis pouvions rivaliser avec les vendeurs de grosses com- 
pagnies; les catalogues que nous fzbriquions cornptaierit 
eniiron 45 modèles ddïére~its. Pour ces venies, noiis avons 
eu jusqu'à 75 représeniants dans toute la province de  
Québec. Nous étions reconnues pour avoir des modéles 
exclusifs; et nous avions de l'aide féminjne. En plus des 
cartes personnelles et des cartes pour toiites occasions, 
nous fournissions bcaiicoiip de marchands. 

En même temps nous imprimions la papeterie de bureau de 
beaucoup de gens d'affaires dc Saint-Cliarles et des parois- 
ses enwi~onnantes, des cartes de soirées et des faire-part de 
mariage.. . el cela, dès l'ouvemire de la saüe du Jardin de 
Capri Par la siiiie, d'autres clienls ont suivi; la publicité se 
Faisait de bouclie à oreilles. 

E n  1961, I'acliat d 'une presse aittomarique pouvant 
imprimer 6 000 feiiilles à l'heure répondut à ia demande 
croissanie dii travail. Voilà l'histoire de I'lmprimerie Sai~~t -  
Cliarles de 1934 à 1981, annSes durant lesquclles, tious 
avons eu le bonlieur de travaiiler avec une clientèle clioyée. 

Du trd\/ad ardu parfois jusqu'à des heures indues. Quoi que 
l'on fase, il faut apprendre i ainier son travail, n'est-ce pas ? 

Ediiiour breton 

Sur le lot 130 du cadastre de Sainl-Charles, situé au centre 
tiu dl;ige, on retrouve en 1999 le Garage Jacques Breton inc. 

II faut reoionter en 1904 lorsqiie Mélanie Côté et François 
Clialiot vendent à M. Gaudia Gagnoii u ~ i  ernplacenient. Ce 
deriuer y construit une maison en 1905. C'est à cet endrojt 
que messieurs Gaudias Gagnon et Georges Rue1 débutent la 
fabrication dc .. liqueurs douces » (boissons gazeuses) 
sous le nom de (( Tlic Maple Leaf Mineral Water Regd *. 
M. Gagnon s'associe avec k1.L.-P. Miville Deschênes duquel il 
rachète les parts en novembre 1916. 

De 1925 au niilieu d t s  a n n k  40. 
Edmour Ereion Fahnque tIes 11rlu.eurs douces 
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Le 30 mai 1924, M. Gaudiz Gagnon, fabrican1 de liqiieurs 
douces de Saint-Cliarles vend i M. R'iilfi-id Bédard, mucliancl 
de ki cilé de Québec, la totalité du commerce avec les bais- 
ses, ses droils de fabrication ainsi que son * good vrrill ,,. 

Cornnient Edmour Breton figure-t-B dans la fabricarion des 
liqueurs douces ? Ednioiir, originaire de Beaumont est venii 
travailler pour M. Gauclias Gagnon. Après la fatllite de mon- 
sieur Wilfrid Bédard ,  Edrnour  aclieta le conlrnerce 
de liqueurs douces avec toutes les b2tiçses érigées sur le loi 
130, tous les droits et le a good wiil de la société. Du 31 
anilt 1928 ail milieu de l'année 1940, son activitk principale 
fut la fabricalion des liqueurs dooces; jl venrijt le commerce 
à M. Georges-Aimé Bernier, en 1940, qiii l'opéra par la siiite 
dans le rez-de-clizussée d'une bâtisse voisine de la propriété 
de M. Edmour Breton du côté est. 

Pendant qu'il fabiiq-uail cles iiclueurs, Edmour Breton avait 
fait 1'~cquisition d'iin camion pour 1'~itiiiié du coirimerce et 
avait construit u n  garage pour l e  remiser. Lorscllie les 
paroissiens eurent acquis des automobiles, Edmoiir %randil 
son garage poiir y placer vingt voitures. Les clienuns ktimt 
fermés à la circulation aiitomobile peridaiit l'liiver à cette 
époque (19401,  le garage servait à la réparatiori des 
voitu.rcs, mecaniyue ou peinture. Ceci donnui du ttavd aux 
employés; les autoniobiles reniisées pour I1hi\ler. étaient 

tr;uisportées sur des << doubles sleigh de chez le proprié- 
laire ail garage et vice versa. 

Pendant I'lii\ler, o n  avait besoin d'esserice pour les 
autoneiges. Cette essence arrivait en baiils de quarante-cinq 
gallons par chenun de fer. Au début, on faisait fiaire avec 
Imperia1 011; oii changea pour SheU i parlir de 1945. 

En plus de la mécaniqiie automobile, Edniour était inipliqué 
dans la vente des produits Chrysler. La compagnie ltij avail 
offe~l l'agence de vendeur mais Edmour. refusa il cause de 
son manque de disponibilité. 

Le gaixge avait acquis une renommée leile que des clients 
de Québec y faisaient affaires; on se Fiait à l'lîorinêteté et à la 
coinpéieiice des rnécanjcjens : messieurs Laval Gonthier, 
Roland Marcoux et Gérard Coté ainsi que M. Azarias 
Prévost, peintre. Le garage desservait aussi les garages des 
paroisses voisiiies en pièces automobiles. 

Eclrnour a d  épousé Aurée Morency de Reaumont yui lui 
donna six enfants. Un an après le décès de celle-ci, i l  épousa 
en 1933 Arnandine nirgeon de Beaumont. Ils eurent treize 
enfants et Edniour prit une troisième épouse, Anne Hébert, 
en 1954 à Lauzon, d e u  aiis après Ic décès d ' h a n d i i i e .  

G ~ r a g ?  Ilaiques Breiciri avant l'iiicendie. éti 1973 



Edlnoiir a bien réussi ei i l  doit son succès à Arniandine 
Ilirgeon qui a ai l'épauler dans la boi~ne administration de 
l'entreprise. dhib1.i par la mdaùie, il vend le garage à soi1 Iils 
Marcel en inai-s 1963. Ce dernjer l'opéra pendant cinq années 
avant de le revendre à soli frère Jacques le 14 août 1968. 

i:dniour Breiori ail volait de sa pwniikre voiiiire, 142) 

Le 7 janvier 1974, le feu détruisii route la propliété, garage 
el maisoii. Six inois plus tard, Jacqiies reconsti.uisait le 
garage actiiel à la iiiême adresse et achetail la propriéte voi- 
sine du côié ouest poiir eri Faire sa résidence. 

II est uri fit que personne ne peut oiiblier nu cours des 
opérations du garage Breton : M. Laval Gontlijer, niécaiii- 
cien, donna cinquante années de loyaiix senices, de 194 1 i 
199 1. 13rairo Laval ! 

Jacques opère io~ijouri; l in  garage d'envergure au 2780, 
aveiiue Ro!~de sous la raison socide de : 

GARAGE JACOLES BRETON TNC * 

Dans les années 1940, Edniour Breion a\lajt i son emploi 
Roméo Ilireton et Roland Turgeon et s'occiipait déjà de 
traiisporl. C'est en 1946 qiie Edmoiir décida de former une 
conipagnie avec ses co-actjonnaires Roland 'llirpeon, Ronibo 
Breton et Onésipliore Blais. 

Aprés quelques minées. Oiiésipliore i3hs céda sa part à la 
compagnie. Plus urd, eii 1957, Roinéo Breton vend11 sa part 
a Raoul Leclerc qiii denleiira actionnaire jiisqu'en 1981; les 
paris de ce dernier furent vendues h Roland Turgeon, Roberi 
Lacasse et Madeleine Breton et! par la siiite, furent trans- 
férées i Firincine "lilrgcon. 

En 1988, Fmncine es1 d~reniie propriétaire des actions de 
Rolitnd Turgeon et, depuis ce teriips, la conipagnie opère 
toujouis soiis le iioni de 'Ti-anspori Breton inc. 

Robert 1,ac.ase esl donc proprietaire el se spécialise dans le 
transport du grain et des moulées qu'il souffle dans les silos 
ou qu'il aspire des entr-epôts. 

En 1992, la cornpagiiie fit bâtir un garage tlaiis le parc 
industriel pour I'erirretien (le ses camions; depuis trois aris 
elle fdi des séparations pour les propriétaires de cmioii 
qui  trouireni là l'espace et I'espenise iiécessriîrcs. 

Dès le début, le commerce était trks florissant. 011 faisait du 
transpod gétiénl : bois, moul6c. luiiniaux, gravier; rneiibles, 
etc. 

En hiver, a lors  que les  routes  n 'é taient  pas encore 
entreteiiiies pour la circiilaiion aiitomobile, Raoul Leclerc 
allait a u  climtiers avec qiielqiies Iiomnies poiir rentabiliser 
la flotte de cai.nioiis et, à l'occasion, pour aclieter un camion 
neuf. Pendait ce tenips. Roniéo Breion tnvajliajt au moiilin 
de Georges Ldanirne et Roland l'lirgeon iroiivait de  l'ou- 
vriige du cOié m é i i c i n .  

Le Meiible idéal Fui lin clierit iinporhnt pour le transporl du 
mobilier scolaire vers Québec, Montréal ci 1c Lac Saiiit-Jean. 
Le printemps, c'érait le transpor-i du sirop d'érable vers Iri 



Duimtaye pour expédition i Montréal par le chemin de fer. 
L'automne, celui dii charbon manipulé à la pelle de la 
mênie façon que le sable et le gravier à la mode du temps et 
livré au collége, au presbytère et autres clienls dans l e  
village. 

Le travail était dur. M e r  chercher les animaux de ferme 
pour les transporter aux encaris ou aux abattoirs; faire le 
iransport hebdomadaire vers le marché de Québec pour 
quelques clients comme Donat Ruel, Joseph Dion, Josepli 
Lacasse et quelques autres P l'occasion; faire le transport 
journalier pour les marchands et les kpiciers, Maurice 
Labonté, E d e  Asselin, Albert Roy, Onésime Leblanc, Gaston 
Montreuil et autres qui avaienr besoin de services de 
camioiinage. 

Le transport du beurre vers Qriébec, à partir de la beurrerie 
de Sajnt-Charles était aussi ilne activité régulière pour la 
compagnie. Lorsque les agriculteurs cessèrent de trans- 
porter leur lait à la beurcerie, les transporteurs Joseph 
Labrie et Charles-Aimé Lamonîagne furent remplacés par 
Tmnspoi? Breton. Le transport par bidons cessa en septem- 
bre 1966 lors de la fermeture de la beurrerie et le lait fut 
transporté à la coopkrative de  Sainte-Claire par  des 
camions-citernes de Transport Breton jusqu'à ce que la  
coopérative en fasse l'acquisition. 

GARAGE CHARLES GOSSELXN INC. 

L'histoire du garage Cliarles Gosselin de Saint-Ctiarles est 
intiniemenr liée à celle d'un liomme : Cli;lrles-Aimé Gosselin. 
Trojsième d'une h u i l e  de sept enEants, Charles est né à Saint- 
Charles le 3 janvier 1922; il est le fls de Marie Anna Lqcasse et 
dlErnest Gosselin. Comme Ernest t r avda i t  pour le Canaden 
iiational, la famille déménageait souvent. Voilà pourquoi 
Charles a béqueiitk l'école à Saint-Eugène-de-Grantl~am et à 
Aston. Plus tard, il entre à l'École technique de Québec pour y 
faire ses études en rnécmique et en électricité. 

En 1938, il obtient un premier emploi au garage d'Alphonse 
Prévos1 à Ste-Chire de Dorcliester. Trois ans plus tard, iine 
nouvelle offre lui est Idaire par Fernuido Lacasse également 
propriéare d'un garage; il y restera un an. Au printemps 
1943, il entre ail service de monsieiir Eiigène Prévost qui 
fabrique les bmeus autobus Prévost. En juin de la même 
année, il épouse Germaine Bissonnette de Ste-Claire, me de 
Pkilias Bissonnette ct de Marie Breton. A l'été 1947, tolrt en 
conservant son eniploi aiur autobus Prévost, i l  construit le 
premier garage Gosselin, tiu coin de la rue de l'Église et de 
la route 5 3 ,  I'sctuel boulevard Bégin. Les clients sont noni- 
breux et le travail est souvent urgent. L'idlation est inexis- 
tante, les p r t ~  sont stables; l'essence se vend 24 Q le gallon 
( 4 , 5  litres). Mais les ouiils sont mres, mênie les pompes à 
esserice sont encore maiiuelles; les pompes électriques, 
c'est pour la grande die. II travaille dur, le jour aux auto- 
bus, le soir et la nuit à son garage. Les nitits sont court=, 4 
à 5 Iieures en moyenne; pareil régime de vie est très difficile 
pour l'orgaiusme. Eri 195 1,  de graves problèmes de santé 
l'assaillent; il doir cesser de tt-avaller; le garage es; vendu en 
1952 à trois frères Labrecque de Sajn t-Nérée. 

La santé revenue, il ne peut resister à ce besoin de faire 
encore de la mécanique. Le 1" mai 1953, il faiair I'acqiiisi tion 
d'un terrain sur l'avenue Royale à Saint-Charles, propriété 
de monsieur Jean-Paul L ~ a m m e ,  distributeur de machtne- 
rie agricole à St-Gervais. Il y construit son deiixième garage 
sous l a  bannière B/A (British American Oil Company 
Limited) en mai et juin de la même année. DPs le début, 
Cliarles ne nianque pas de travail. Heiireusement, Réal, son 
frère, lui donne un coup de main en travaillant à tenips par- 



tiel diirani I'liiveï 1953-1954. Le niiméro (le tél&phorie 68 
devient rapidenieni très coiiiiu a1ipr.è~ d'iiiie clientéle de 
pliis en plus nornbi-euse. Tous les nouveaus clients sont les 
bienveiius, Cl~arles niel loiit en cuvre pour les satisfaire 
npideriienl. N'ayant pas les iiioyens de s'acheter iine véiita- 
ble rernoi.clue. il utilise à cetie époque une vieille Jecp 
comme depanneuse. 

A l'été 1954, toute la famille de Cliarles, qui était resiée i 
Sie-Claire, s'établii Saint-Cliarles. L'été suivani, Pliiliype 
Gagnon, qui avait déjà travaillé à son garage de Ste-CI~rc, 
vient lu i  prêter. m i n  forte. biais il ne peiii pas demeiirer très 
long[emps; il sera i-emplack la même année par l'von 
Bissonnettc. 

Ail fi1 des ans, avec 1'aiignient;ition (le la clieiitèle et des ser- 
vices offerts, Cliarles nlanqiie encore de mai11 d'œuilre. 
Fernaid Foilln viendra alors renfor.cer l'éqiiipe en 1964. À 
ce moment le garage devient trop petjl. On }I es1 D l'étroit, on 
manqiir: dc place pour y travadlec adéquatenient. lin 1965, 
un preniier agrandissement est rSalis6. En plus de doiibler 
la surface de plancher, i l  perxiet d'ajoiiter deus nouvelles 

portes, dont uiie plus grande, poiir poiivoir acciieilljr de 
gros canuoris. Une c11:rnibre P peiniiire et un piiiis pour y 
fiiirc le pardélisnie des roiies d'auto~noliiles et de carnions 
soril également coi~striiiis. C'est aussi ceiie aniibe la qiie 
nioiisieiir Rolland Marcoiix, débosseleiir et peint r.e sc joinl à 
I'équ ipe. 

L'ünnCe siiivante, eri 1966. Cliarles et Gerinaitie, après vingt- 
trois ans de durs labeurs, peuvent enfin se consti-iiir.e leur 
premiéi-e iiiajsoti siir iin terrain. situé en face du garage, 
qii'ils oiit aclieté en 1964 de inadame Rebeccil Fournier, 
ireu\!e dc Loiiis Carrier. Cettc inêine année Charles rie peut 
égalcr 1'olli.e fnite à Fet-nmd par un concurrerit de Lévis; ce 
deniier cédera donc sa place après deux aris de sel-lices. 

En m a r s  1967, Philippe Vcrnierte remplace Yvon 
Bissoi~nerte, qui doit quitter Iiii aussi, après douze ans 
coinirie mécanicien. La iiiénie année André, le fils de  
Charles, a lors  igé  de 20 atis, a p r è s  des études en 
mécariique, intkgrc à son ioiir I'éqiiipe de tramil, de façon 
penlianeiitc cetre fois; i l  y travailkt déjà dc Eaçoii occasion- 
iiclle depiiis longienips. 



L'année suivante, en 1968, coiip de ibéâtre, la conipagnje 
Gulf achète la cornp;ignie B/A. Chürles est un Iiornnie d'lion- 
neur; il n'aurait probablement jamais cliangé de bannière 
de sa propre initiative. C'est diEficile, mais ce changement se 
fera sereinement malgrd tout. Il a le sentiment d'avoir été 
lovd jiisqii'au bout; ce n'est pas lui qui a cliangé mais bien 
la compagnie. Dms un tel contexte, il peut donc garder la 
tête liaiite. 

ALI cours des années 1968 à 1970, rliidrC fait également son 
appreritissage en débosselage et peintiire sous la férule de 
Roilmd Marcoi~x. Celte formation prend fin ;ibrupteinerit 
avec le décès de monsieur Marcoux, le 15 novembre 1970. 
.André assunie la succession et s'en tire s s e z  bien. Mais I'ar- 
rivée de Claiide Gagion en 1972 est bienvenue; elle permet 
à Charles, Pllilippe et André de respirer un peu; Claude 
resten crois ans. Le retour, eii 1975, cle Fernmd Fortin esi 
très apprécié par Charles mAs aussi par André, parce que 
Fernand est un très bon débosscieur. 

En 1977, Cliaries achtte de monsieiir Marcel Dion une par- 
iie di1 lerrain et la maison de monsieur John Desnieules, 
décédé quelcliies niois auparavant. Cette transaction pelniet 
à Cliarles de s'agrandjr à nouveau. U accorde donc un con- 
trat i nionsieur 10s. Bourassa, entrepreneur général de  
Sdnr-Anselme, pour la conslruction d'une nouvelle partie à 
l'arrière. Ce prolongement comprend deux portes addi tjon- 
nelles, iine nouveUe chanibre i peincure moderne et plus 
spacieuse. 11 rend égidenient possible le déplacemeiit de 
l 'atelier de carrosserie iout eii l ' isolant d e  l ' a i re  d e  
mécanique du garage. Les trwai~u sont réalisés à l'automne 
de la même aiuiée. 

La niaison de monsieur Desmeiilcs est vendue i monsieur 
Jean Pelletier, alors mdre de Québec, qui la déménagera 5 
Sainte-Croix de Lotbinière pour agrandir sa résidence d'été. 
Cetie transaction libère le terrain acheté et Charles ;i enfin la 
possibiliié de réaliser un vieiix rêve. II pourra mettre bien 
en évidence ses véhcdes à vendre sur un véiitable terr.aii-i 
de stationnement qui fera le coin de l'aveniie Royale et de la 
ftitiire rue Desmeiiles. Tout cela se concrétisera l'aiinée 
suivan te. 

I.e 12 juin 1979, Cliarles O blient eiiEin sa d~arte de comliag- 
nie sous le noni de Garage Charles Gosseiin inc. >*. La 

conipagnie conipte trois actioiinaires : Cliarles bien sûr, 
mais aussi André et Germaine, son épouse, qui depuis le 
début assure l'administration complète de l'entreprise. 

En 1985, nouveau coup de  liéâ âtre, Uti-amar (Golden Eagle) 
achète la compagnie Gulf. Celte fois Charles ne s'en fait pas 
trop, il a I1h;ibitude, il prend son temps. À l'échéance de son 
contrat, il signe une entente avec ce nouveau pat-tenajre le 7 
août 1986. Mais en h s o n  du grand nombre de stations ser- 
vice impliquées, le changement de bannière ne se fera off- 
ciellemeiit que le 12 février 1987. 

Lise Fleiiry, l'épouse d'André, se joint 1 1;i compagnie en 
lC)ql. A compter de ce nioment là, André et Lise prenneni la 
relève de Germaine et Cliarles eii matière de gesrion du 
garage. 

Les propriétaires de stations senlice ont l'obligation de 
changer leiirs réservoirs à essence souterrains tous les 25 
m s .  Respectant ce règlement Lise el André confient cette 
tâche l'entreprise Gasden de Beauce\liile en aolii 1995. Les 
noiivelles citernes sont en acier à doiible parois et sont 
munies de sÿstènies électroniques soplusijqués de déteciioii 
de fuites. Les voisins peuvent donc donnir en paix. 

Des ariecdotes, bien sfir, i l  y en a. Tellenienr qiie Charles 
pourrail écrire un livre sur le sujet. Certaines son1 très 
drôles, d'aiiires mojns. Si vous lui en parlez, i l  vous entre- 
tiendn pendant des lieures. Que dc fois, il a dépanné des 
geiis, vrVment en fâclieuse position sur la route 2 et, plus 
tard sur la 20, Beaumont, Si-Michel, St-Vallier, souvent 
dans des conditjons rrès dif5ciles1 à toute heure du jour et 
de la nuit. Pendant que Cliarles réparait la voiture au garage, 
Germaine accueillail les rescapés à la maison en leur ser- 
vant des repas cliauds et parfois même en les gardant à 
couclier. EUe aussi peul vous en parler longtemps 

Des autoniobiles et des canuons, Cliarles et son équipe en 
oni réparés en quantité. Cliarles en a vendus également 
beaiicoup; bon nombre de personnes de Saint-Charles et 
des environs ont un jour ou l'autre acheté et roulé dans une 
voiture lui ayant passé eiitre les mains. 

Aprk 52 ans en affaires, dans un domaine pourtant à nsque 
élevé, sa plus grande fierté est de pouvoir dire qu'il i i ' y  ;i 



jamais eu u n  seul accideril de  tr-avail iii de  catastroplie GARAGE MAURICE CÔTÉ 
majeurc-. 

Eiicore actif aujoiird'hui, Cliarles n'a pas encore véritable- 
ment pris sa retraite 1.1 va au garage tous les joui-s et conti- 
nue d'y faire des tca\laiix. Evidemnient il n 'y fait plus des 
journées de 18 heures comme aiitrefois, mais il garde le 
contact avec les employés et ses clients qui sorii aussi ses 
arnis. Pliilippe Vermette et Fernand Fortiti sont encore à 
l'emploi de la compagnie, avec respectivement 32 et 26 ans 
de bons et loyaux services. 

Il est absolunient impossible de nom.mer ici tous les jeunes 
qui ont, un joiir ou l'aime, travaillé au garage comme potn- 
pistes, les 8ns de seniaines et durant l'été. Nombreiix sont 
ceux qui ont appris de Cliarles les riidimcnts du monde di1 

travail et (le la riécessité de bien laire les clioses, ioii t en s'a- 
niusant; parce que Charles est lin moycn « ratoiireus >, à ses 
heures. Les deux derniers en liste sont ses petits fils 
François Gossebn et Jean-Phhppe Gosseljn Prouix, laissant 
entrevoir peul-être une relè~e potentieiie. 

Le 28 jliin 1938, Maiirice Côté achète 1111 lei-rnin de sieur 
Joseph Nadeau où, qiielqiies années pliis iard, il construii sa 
résidence familiale. 

Poiir agrandir sa propriété, i l  achéte i i i i  autre terrain de 
sieur Clément Gagnoii er i l  y construit iin garage pour faire 
de la rnécaniqiie générale. Ce qui I'avair incitS a bâtir, c'est 
la perte de son en~ploi coninie mécaiiicien au garage du 
miiiislère de la Voinc de Saint-Charles. À cette epoqiie, un 
ernployé conservai1 ou perdait soii emploi selon ses 
allégeances politiques. Aiix élections provinciales; oti votait 
rouge (libéral) ou bleu (uizioti nationale) et le sort favori- 
sait les ragnanls; les perdants rila\raient pas à ssc présenter 
ail garage le lendernajn des élecljons. 

kla~irice ailait l'occasion de réAser son rêve, le garage fut 
bi î i  en novembre 1960 et les opérations débutèrent avant la 
fêle de i\[oël de la mênie année sous la bannière de ESSO. 

Madeleine Letcllier, son epoiise hisait la tcriue de iivres et la 
coniptabilité pendant que son mari exerçait son métier de 
mécanicien. Ce dernier prit sa retraite eii 1974, aniiée où il 
veridi t son en treptise B soli Gls Bernard. 

- - ---  

( , l ;~r~gc 'ilaurict. CEG 
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GARAGE BERNARD C O T ~  

t'acliat du garage s'est eEfectiié le 29 avril 1974 et la prise 
de possession des lieux s'effeciua le premier niai suivanl. 
Bernard n'avait à l'époque que dix-neuf ais et i l  devenait un 
jeune honinie d'affaires. 

L'humour qui caractkrise ce personnage et tous les bons 
conscils de son père qu'il a su mettre en pratique ont été les 
facteurs d'une réussite certaine. Toiijours sous la banidère 
de l'Impériale ESSO, Bernard s'appliqiie à satisfaire la clien- 
tèle, 11 ne conipte pas les lieures et il s'achaine i vouloir en 
faire touioiirs plus. Dès la première année, il achète de nou- 
veaux équipements et se procure des ouiils q u e  Iiii récla- 
merit les noiiveiies ~echnologies dans l'iiidusti-ie de l'auto- 
mobile. 

Pendani 13 années, le seilice aiix clients fui dispoiuble sepl 
jours par semaine; ce n'érait p z  de tout repos. De petires 
vacances s'imposaient, Bernard fit relâclie le dimanche pour 
coniinencer et l'année suivante, après une bonne semaine 
de travail, il décidi [le feinier i midi le samedi. 

I.'associaiioii avec ESSO telminée, le garage Bernard Côté 
est dwenu indépeiidant sous la bannière Utrdoiz, disiribu- 
tjoii de üiirarnar. 

Depua l'ouveitur~e du garage, la tenue (le li\lies et la coinpi- 
abilité son1 faites par l'épouse Ginette Carrier. Quelques 
eniployés occasionnels ont assisté le propriétAre, ce sont : 
Denis Carrier, Claude Carrier, Aimé Tral-im, Fraiçois Patiy, 
Daniel Gonllucr, R é j m  Boutin, Gliislain îlirgeo~i et ses deux 
fils PmueLTqal et Yannick Côté. Cc dernier étiidie 1irEsen- 
tement la mécanique et se prépare à preiidre la relhe pour 
iJrie troisième géiikration. 

Les amlies ont passé très vite; déjà 25 années de senice en 
1999. Les bons clients de Saint-Charles, de Québec, de Lévis 
et des eiivirons fréquenterit toujours fidèlenient le garage . Côié *.  

EXCAVATION SAINT-CH ARLES ENR. 

C'est en janvier 1984 que É d e  Lacliance démarre sa pro- 
pre  entreprise d'excavalion avec la coopération de son 
épouse, Marielle Breton. C'est g r i ce  à l'initiarive de 
M.  Benoît Gonihier qui lui en donne l'idée et qui Iiii vend 
sa première niacliinerie lourde, soit : iin bouteur pelleteur 
(bulldozer avec pépine) . 

Au 61 des ans, son entreprise prencl de 11exp3nsion. Il doit 
aclieter d'autres machineries et a besoin d'aide. 11 reqiiiert 
doiic les services de son Gls aîné, Jacqiies. Celui-ci, en pliis 
d'êrre opérateiir de machinerie lourde et (le pelles, est 
mecmucien. 

Puis, en 1990, il se construit un garage, siir la n i e  Boyer, 
pour remiser sa maclunerie er y faire la mérmique. l'au- 
tomne 1992, éliint doimé que son entreprise est saisonnière, 
i l  clécide de Faire du déneigenient résidentiel et cornmer.cid 
pendant la sajson hivernaie. Eii 1997, il ajoute une autre 
acti\~ité, celle du camionnage, ei emploie son second fils, 
Frédéric. 

Sa compagiiie possède maintenant : 2 pelles, 2 chargeuscs 
(loadets), 1 boiiteur (bulldozer) et .î c;imions. On peut 
donc dire que l'entrepiise de M. Émile Lachance es1 de- 
venue une ;fiajre familiale. 

par Mruiclkt~ RI-ofoi r-La~hnnce 



A h  ! tes fraises et les frambohes, 
du bon vin j'en ai bu ! 

Vin artisanal le Ricaneux 

Jacques hIcl.s.a~c, natjf de Lévis, travdiiajt pour l'arcs Cariada 
depuis 1967 au Québec, en ~ouvelle-Écosse cf au Nouveau- 
B~uiisiiick en lani qiie directeiii de Parc. Son amour pour la 
tei+re amène ce père de deiis enfants, Dominiqiie el Nadzdie 
eL 53 conjointe Madeleine Ro): native de Saint-Rapliaël, a 
acheter 1ii rn:iison et la terre de 52 hectares situées dans le 
rang Sud-Esr, prks de Saiit-Micliel, cri 1973. 

Ciieiiietle des ].ii:hb [IÏC~LS, I:I cueilleuse , h:ii:;;ilie Rlcl>aic 

Eri i 979, la culture d'asperges et des lirenijers frani boisiers 
occupe la h n d l e  même si les parenls corititiuent à tramillei 

, L l'extérieur, Mado comme inbrmière et conime enseignante 
et Jacques toiijour.~ poui- le goiiveinemen t fédéral. 

En 1981 et 1982, la f a i ~ i i e  se laiice dans la culnire de ci- 
ii.oujUes ei de coiirges ei débute la 111-oduciion de poil-eaus. 

l'époque, ils sont considirés comme &tant l e  plus gros 
prodiicteui de poireaux de 13 région. En 1982, Jacques 
lasse définitivement soli emploi au gouvernement pour se 
consacrer uniquement au traviiil de la terre. A ce monieilt, il 
emploi t sept personlies aux cliamps. 

Outre les petits friiits, la faniille exploite, jiisqu'a ce jour, 
une petite érablière ~radilionnellc de 1200 entulles à même 
lciir ferme. D e  1979 à 1987, années p:rrticulièrenient 



prospères, ils fab~-i.-iquent et vendent les produits (le l'érable 
à la ferme et Jacques gagne le piix Roi ciie I'É1-ahle en 
1982, discerné par le MAPAQ en associaiion iivec la Société 
d'agiicdture de Bellecliasse. 

En 1983, la cueillerie des framboises fut  abondante. La 
famille fait alors ses premiers essais de vin avec ce p e ~ t  fruit 
en remplissant deux (2) touries. En 1984 et 1985, ils ten- 
ten t de nouvelles recettes avec diRerentes \lariétés. Les risul- 
rats sont assez satisEaisants niais on ne perise pas encore à la 
produciion de masse. 1955 verra la fin de la production 
d'asperges qui ne semble p s  rentable. En 1986, selon une 
recentre provenant de la grand-rnére paternelle de Jacqiies; 
CarmeHe, ils concocteiit un vin de fraises et le iiiélangent 
ail v i n  d e  framboises. La recette di] fanieux apéritif 
i~ Ricclna!.x est née ! 

Urie inipomnte prodiictiori voit le jour en 1987 : deus (2) 
Iianls de vin de fraises et deux (2) autres de vin de frarri- 
boises. Jacques et Mado dernuident, une année pliis tard, le 
permis de producteur ariisan qiii leur s enfin été émis par le 
MLCST, émetteur des pernlis à l'époque. 'roujours en 1988, 
l'équipe produit 5 000 bo.uteilles de Ricuicux de façon arti- 
sanide ailtant pour I'embouieillage qiie pour IfhaliiUage des 
bouteilles. Ciirie~u et innovateurs, ils cliercheni à créer iiri 

autre apéro à base de Franiboises ~iniquenient .  La 
Rigoletrse à 1 7 , 5  % d'alcool arrive eii 1989 et Le 
Rica~?ez~x, a 17 % esi mis, cette rnêtne xinée, dans 10 000 
bouteilles. La particularité de La Rigolezise es1 qu'elle rie 

pourra être servie qu'une fois vieillie parce que meilleiire. 
I)oiic, en cc moment, la cuvée 1993 est la seule disponible. 
Tandis que Le Ricatae~.rx est excelleilt et frujt4 lorsque 
encore jeiine, il se présente sec et corsé loisque plus vieux. 

Plus les années a\laiicent, plus le nombre de bouteiiles aug- 
mentent : 
- 1990 1 j 000 bouteilles en tout, 
-1991,1992 27500paran1iéeautotal,Rigolez/seet 

Ricunetrx, 
- 1997 20 000 Rical- R@ol~~r.~e et 

rl,.(oz~sseux. 

Eii 1992, Le Ricu17e1,lx fait son apparition sur les tablettes 
de la SAQ. Après plusieiics inois de négociation, la Sociéré 
des Alcools du Quéliec commande 1 800 bouieilles de 
Ricaneus par année. kt Ri;c:o/!,s~ sera vendue esclusive- 
ment i la ferme vu le nombre trop faible de bouteilles pro- 
duit aiinuelJement, soit 3 000. La conipagnie s'incorpore en 
1993 poiir devenir oficiellenieiir : 

Mado et Jacques Mclsaac inc. 

Autre excelleilte année : 1995. Jacques, Mado cr leiir fille 
Dominiqiie, q i ~ i  devient la coordonnatrice de l'entreprise en 
1994, surprennent leiir clienlèle en mnonçan t iin nouveau 
produit : Riccri~ei,~ i I . . l ~ t l ~ P i , ~ ~ ,  i 1 1 1 d'alcool. Faite 
de vin de fraises et de  amb bois es, cme nou\lelle boisson est 
vite adoptfe et ainiée principalenieni à cause de sa couleur 
rosée, ses belles bulles et son arôme de fmits Fr&. Ce \ i n  
moiisseux est aussi vendu à la SAQ coup de 2 000 
bouteilles par année. 

Toujours en 1395, avec 10 e inp lo~és  i trav ;LI ' 11  e r  ;lux 

cuisines, dans les cliamps et à l'accueil, la cotnpagnic fait 
une première percée sur le marctié iiiternational en se 
retrouvant en France, pour une promolion ponctuelie des 
produjts iirtisanaux québécois,  dans les magasins  
Priiitemps. C'est aussi en '95 que la plus jeune des filles, 
Na&hdie, déménage e ~ i  France. 

En 1996, la Régie des courses et des jeux du Québec 
(RCJU accorde officielleitient aux producteurs artisans la 
permission de veiidre directement aux restauiSant.s leurs 
prodiii ts alcoolisés. Ceci permet uiic plus grande visibilité 
au Vin Artisanal h Ricnt2et.i~ et aux restaurateurs de 
payer nioins chers les bouteilles que lorsqu'ils devaient 
passer par la SAQ. 

La conlpagnie ira une deuxième fois en France, dans la 
région parisienne, en 1997, poiir promouvoir ses produits 



dans les hypeimarcliÉs E, Leclerc. Le viii est vite apprécie 
poiir sori orjginxb té et son goût unique. Les Frniiçais qiii \is- 
item l'enlreprise à Süinl-Cliarles sont soiivenl scepiirlues au 
débiit mais siiire à une première gorgée, soni rapidemen1 
séduit par une saiJeiir qui s'appareiiie au Porto dails le cas 
d'un Ricnnc.i:(x plus âgé (pnr. exemple, une cuvée 1991 ou 
1992) ou d'une Rigole~~~c?, cuvée 1993 

Aussi, à l'été 1997, le ministère de  I'Agriciillurc clioisit 
quelques eniplace~nents au Québec pour h1.e I'expérinien- 
ution de la ctiltiire (les petits fnii~ aiitoclitoiies du Québec. 
C'esi uiie chance pour Jacques Mclsaac qui reçoit pliisieurs 
plmviis de siireau, ronces, mélanchjers, églantiers, pirnbina, 
aroiiia et le usciller, hybride entre le cassis ei la groseille 
qui nous vieor dcs finanpis. Esen~ucl.ien~ent, l'enireprise 
fera scs propres expériences et miiotera de nou\~elles rroii- 
ilailles. 

Une tragédie xfecte la fairiille Mclsaac au printemps 1998, 
soit la niort subite de Madeleine. Dans le chagrin, Jacques ct 
Dominique, épaulés par leurs fidéles employés continuen1 à 
ttn\laiUer excessi\leinen t fort pour la suivie de l'eiitreprise, B 
~once\~oir  des iiouveaux protluits ci 1 piiblicisec leur nom 
qui a maiillenant 10 ans ! Poiir cei anniversaire, qiielqucs 
280 bouteilles de R i c ~ i ~ ~ t ) t ~ x ,  cuvée 1988, sont embouieil- 
lies et mis en vente. 

Depuis le Icr niai 1998, le WI? A~-iisa-nal k Rictine~i.'~, cn 
tant qiie producteur artisail (lu Québec, peut rejoindre la 
clientèle des marchés publics cil vendani ses délicieux pro- 
duits ei ses bouteiUes de vin en plus de pcomou\~oir Iü visite 
de I'enirepise. Ceci est une excellente opportunilé pour 121 

coinpagnie charléenrie qui voit son chiffre d'affaire grimper 
progressivement. En 1998. I'entrepiise conipte douze (1 2) 
employés dc mai 3 octobre, sans compter les quelques 50 
cueiiieiirs, er cinq (5) employés pour le reste de l'aiiiiée. 

j , 5  hectar.es de franiboises, 2 ,5  de fraises en plus d'un 
hecbre de nadelles et de groseilles peniiettetit mainteiiaiit 
d'offrir u n  plus srdnd choix de produits. Gelées, conhi-tires, 
sirops, emballages cadeaux, paniers et bien sûr apéritifs et 
vin niousseiis soni offerts directement à la fernie B des piix 
irès raisonnables. Des projets en développcinerit se dessi- 
neni à 1'lior.izon : liqiieiir de petits fruiis et le :blcili,;l 
Plo.isii: boisson créée conjointemeni avec la brasserie 
Sclioune (Reauce) qui devrait entrer 2 la SAQ proctiaine- 

! \ /  ) l  jy:f<!] j 1 / [ 6 J,'~{I!/ !,,'< / , ' {  

ment. Aiissi, la finalisatioti du cent,u d'inletl71-tjfufioi.1 
servira 'oient81 d c  lieu kdiicatif et c l~a leureux  poiir 
qiiiconqiic souliaite décoiivrir le nioiide merveilleus des 
petits fruits. 

l a  conipagnie reçoit les visileiirs à l'année. Les gens sont 
coi'diaiement accueillis, dkgusient gratuitemeiit les différenw 
produils de la ferme el font un ioiir guidé des installations 
dc f;ibric;uiori de vin avec i in mimateur ou une animatrice. 
Aussi, la ciieillerte des framboises es i  ~inssiblc en été. Les 
groiipes de dix (10) per.sonnes et plus doiveiii résen7er et 
uii hiif à pris modique est alors demandé pour i i i i  traite- 
ment spécial ! 

Poiir plus de délaiis, coiitactez le ( 4  1 8) 887-3799. 



Eugène est né à Sain[-Charles, le 30 décembre 19 1.3 U éiaii le 
Els de Charles Frenene, marclimd de tabac, né i Cali Santé eii 
1882 et de Graiella Pr'ivost, née à Saint-Cliarles en i 886. il a 
étudié au Caliège de Lévis, au CoUége Sainte-Anne et f a t  des 
études en mglais à Charlottetowii vers l'âge de 20 mu. 

1937 - II travaille a la Banqiie Nalionde de Saint-Cliarles. Puis, 
il est tmisléré h la Banque Nalionale du Cap Saini-1gn;ice. 
1940 - Il s'associe avec Emmanuel Garon, p b e  de Jeaii 

Garon, et ouvre la pl imacie en gros #< Freg  qui élail située 
en face du couveni. La cornnierce est vendu à Oirila Prévos1 
trois a s  plus mi-d. Eugè~ie achète les brevets Epatex (contre 
IE vemiies) ei budo-Ped (con ire la transpiration des pieds) 
i 943 - II se marie avec &Ionique Dulié, Eille de Octa~e Dubb 
ei de Yvonne Deschênes, le 17 aoûi à Saint-Charles. 

1344 - Ali printemps! Eugène rencontre iin Italiei~ à Sorel 
qui lui apprend une recette de plâtre. Les bibelots sont raies 
aii temps de la pierre et doric isès en demande. 11 emploie 
sept i 11uii personnes peridant deux ans. Il vend le com- 
merce deux ans plus tard i lacques Lessard. 
1945 - La famille déniénage au 8 de la Gare uii résidai1 
auparavant la kun-ille de Emmanuel Garoii . 
1746 - En ailil, il consisuit un garxge el fait aussi le com- 
merce d'autos iisagées. Ce garage, siiué sur le site actiiel du 
Jardin dc Capri, a brîilé en février 1 946. 
1947 - À l'automne, dans le hangar du 8 nie de la Gaie, les 
gens ont la possibilité de faire du patin à rouleIles, de jouer 
au jeu de ser.pens et échelles les jours de la semaine et de 
hiisei- la fin de semaine. 
1948 - En niai, consrruction et ouveriiire du Jardin de Capri 

sur le terrain du garage incendié. Le premier repas de 
mariage hi celui de Madeleine Guiilemeite: et de Clément 
Larochelle ;iu printemps 1948. Pli~sieiirs artistes connus 
a-ujourd'liui ont présen té leur spectacle, par exemple : Ays 
Roby, l'j-Gus et Ti-Mousse, Olivier Giiiniond, Piet~ette Roy, 
Rose Ouellei (la Poune), Jeanne D'Arc Charlebois.. . Jean 
BdUargeon, illustre lutteur, a $té agent de sécurité. Le com- 
rnerce est vendu a Émile Carrier le 25 octobr-e 1974. 
1952 - À l'automne, constnictjon di1 cinénia Alouette piir 

1i~;inolii Ruel. Eugène ;ichèie le cinénin de ce dernier le G 
juillet 1956 et l'opère jusqii'en 1977. M. Wilfrid Ruel, 
M. Feinand Vaclioii, ses fils Clernioiit et hlario en sont les 
opérateiirs. hiles ,&rie Laflaninie, Nicole Lebbnc et route la 
faniiUe Frenetie en sont les employés. Au cinénia, il y 3 aussi 
présentauori de spectacles : la troupe (le jean Griniiildi, le 
G m d  Saliib et plusieiirs magiciens. . . 
19% - Achat de lcrrains du Lac de l'Église à M.P. ~rn i le  
Ilancoui-t de Danville. D vend une partie des terrains à 1:cival 
Ruel en 1976. 
1961 - Achat d'un deuxième cinema, le Cinéma Sonibrero 
(le L'lslet. En 1975, il le vend M. Gagné. 
1977 - II rraiisforme le cinén1.a Aloueue e i i  salie tle billard 
et en niarclié aiix puces, 

Eiigène émit très sporiif, il  ainiait le iennis, le croqiiei, le ski, 
le billard et les échecs. Tous les dimanches malins pendant 
plusieurs années, i l  jouait aiix échecs avec h l .  Jules  
Corriveaii. 11 a fait pairie di] premier comiié de 1errai.n de 
jeux au iernps du curé Chié. II est décédé le 29 septeinbre 
1979, i  l'âge de 65 ans. 

l 
- -- 

Lejnrdiii (le Capri 



- < 

ULTRAFORT INC. 

ULTR.2FOKtI' INC. est une compagnie qui fair la vente ei la Toiis oiii coiiîribiié à l'expansion de l'eritrepiise; et le pro- 
distriburiori de prodiiiis pétroliers de toiite sorte. Ses débiits priétajre tient ;[ souligner le iravail assidu des secritdi-es, 
remontcnl au 2 février 1978 et elle opérai1 sous le iiom Jocelync Breioii et Ginelte Carrier; et le deilouement des 

LES HI.JKES ST-CHARLES I3C. B. L'idée de Gilles Rochefort cliaufleiirs Émile Langlois, Jean-Jacques Roy, Jeaii-Guy 
departirenaffajresclaiiscedornaineluiestvenueau Uoulangcr,RicliardTurgeonetYvesLacasse. 
n-iomcnt oii il tra\~aillait pour SONIC, une compagnie 
pétrolière indépentlan te. 

Lors d'iin cliargemeni à la raffinerie 1113WliiR, il rencontra 
un  distributeor indépendant de Victoriaville, Yves Hainel, 
qlli lui sugqéia de SP pai41- en affaires et de devenir lui aiiissj 

u n  vendeur inclépendani; son premier fournisseur f u i  

E HAMEL LVC. 

LES HUILES ST-CIiAfUES INC. avait conime place d'affaires le 
sous-sol de la résidence familiale ail 12, avenue Sophie. A ce 
moment, la société rie cornplait qu'iine centaiiie de clients ei 
étai1 adnunisrrée par Jocelyne Breton et Gilles Rocliefort. 

Dans les aiinies 1980, uii représentant  de la raffinerie 
UiRAhI r lR  proposzi à Gilles Rochefort de s'approvisionner 
directeiiien~ de cette coinpagoie. 11 accepta I'eiiteiite el 
deviiit même iin livreur pour la compagnie UJ,TRAIMrlR sur la 
rive siid et la rive nord. À pai-iîr de ce moment, LES HUJLES 
ST-CHAFUES INC. onl continué de s'approvisionner chez 
ULTWhül et le territoire de dislributioii s'esi étendu bien 
aii-delà de la région de Bellechasse. 

Une dizajne d'années s'est écoulée, et, c'est en 1989 que 
Jocelyne et Gilles décidèrent de consrruire lin édifice qui  
servimit de Liilraiu, d'entrepôr poiir les produits pétroliers 
et de gara8e pour remiser les camions-citemes. Le garage 
fui donc bbi au 201, aveniie Bollei; et der3tii le premier 
coninierce b s'installer dans le parc indusiriel do village. 

De coiicei-i avec ses ernplo):és, Cilles Rocliefort eut l'idée dc 
modifiti. la raison socide de l'entreprise el, s ix  mois pliis 
wrd, ].ES HUlLES ST-CHARLES IN. sont devenues ULTU- 
FORT INC. 
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La Vieille Église de 

i 
saint-Charles-Borromée 

Sur nivière Boyer 
(Comté de Bellecliasse) 

l 
en 1928 

à l'occasion de son centenaire 
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SON HISTOIRE 

SES SCIJLP'TTJRES SONT&SOR 

D'après le Livre des Comp~es-rendus et délibérations cle la Fabrique 1 

! Trxtr et clichks, à moilis cl'indiciitiai~ con[ nirr. de I.al.ihé Georges Côte. ciiré de Sniiit-Chiirles. 1 
I -- ----- .-d 



,Vl/?ii (jl>.<;t:f ,  

C. Gagnori. Ptei; 
Cei.isoi' depiitc/li.i.\'. 

Quebeci, die 18a feb. i 930. 

!t~jprl RIO!!,/.?. 

fc hymiindus-iMa CARD. ROULWU.O.P, 
A t.cI)pi,~-s Q I I C ~ ~ P C P ~ K  i~ 

Quebeci, die 191 feb. 1930. 
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Le livre des délibérations de la Fabrique s'ouvre en 

1750, I L  12 juillet, par u n e  ordonriance aiitographe d e  

Monseigneur le Pontbriand au sirjet de la coi~strucrioi~ de 

l'église. L'orclonnance de l'Évêque est suivie d'une note 

écrite en latin par le premier curé de Saint-Charles, Messire 

Louis-Pascal Sarault. 

Noiis reproduisons ci-haut cette note intéressante, 

avec transcription latine et cmdiicrion française en regard. 



TRANSCRIPTION LATlNE 

Anno Dni 1752 Siini. Pont. Benedicto 14 " , Regnailte in Gallia Ludov. 1 5 " , Antistite 
Henrico hl. Dubreiiil Depontbriand, gubernatore Angel. Duquesne, pmetore franc. Bigot, Io 
pastore Ludov. Sarault, rempli hiijiis Ueo Dicati siib jnvocacione Sti Caroli a D "  petro 
Chaufour parochiae Sti Michaelis pastore Benedictus et positus est primarius lapis, Die 7a 
mensis A~igusti. Speciales curas contulit Joannes Gontier. 

1,. Sarault, pter. 

HODIE-8'" Maii an. 1757 prima missa celebrara est in supracl. ecclesia riondum perfecta 
ji1xt.a licentiam nobis  a b  illustrissime ac Reverendissima Henrico M .  Dubreiiit 
Depontbriand concessam : et ejusd. anni Dje octobris 23" suprad. templi Benedictio solem- 
niter facta est ab infra scripto. Die 31" eorumd. mensis et an. ultjrna n~issa celebrata est in 
sacella dornus presbiteralis. 

TRADUCTION FRANÇMSE 

Lan de @ce 1752, sous le Soiiver~in Pontificat de Benoît XIV le règne en France de Lo.uis 
Xlr, l'épiscopat de  iMonseig.tieur Henri-M. Dubreuil de Pontbriand, thgel. Duquesne étant 
gouverneur, Franc. Bigot intendant, Loiiis Saraiilt premier curé, la première pierre de ce 
cemple dédie ?i Dieu sous le vocable de saint Cliarles a été bénite et posée par Messire 
Pierre Chaufour, curé de la paroisse de Saint-Micl-iel, le 7 d u  mois d'aoîit. Jean Gontier y 
apporta un soin particulier. 

L. SA~ILILT, ptre. 

Aujourd'hui, le 8 mai de l'an 1757, la première messe a été célébrée dans la susdite église 
noil encore termiiiée, par ilne permission à ilous concédée par  l'Illustrissime et  
Révérendissime Henri-M. Dubreuil de Pontbriand; et le 29 octobre de la même ailnée la 
bellédiction solennelle di1 temple susdir a été faite par le soiissigné. 1,e 3lierne jour des dits 
mois et an fiit célébrée la derniSre messe dans la cl-iapelle du presbytère. 



La vieille Église de Saint-Charles 

'ÉGLISE aujourd'hui centenaire cle * Saint- 
Charles sur Rivière Boycrr » ii'est pas route 
enrière cle 1828 : son sanctuaire est celiii de la .4: 

première église, qu i  date de 1752. Cette première 
égîise fut consrniite en pierre, sur une terre de 1 ar- 
pent par 35 donnée en 1749, par Cl~arles Couillard, 
Seigtieiir de Beaumont,  pour eglise, presbytère et 
usage di] cure. 

L'ordonnance de  l'Évêque de  Québec,  Mon- 
seigneur de Pontbriand, (( donnée a Saint-Charles, dans 
le cours de nos visites, le douze juillet niil sepL cent 
cinquante (( stipule 3 que l'église ait trente-crois ou 
tsente-quatre pieds, de large de dedans en  dedans, afin 
que l'on puisse dans la suite l'alloriger considécable- 
ment sans être obligé de démolir ce qui aura été fair. .. 
Il faut qiie la longueur de l'église de dedans en dedans 
soit ail moins de quarante-cinq pieds; si les habitants la 
veulent faire plus longue nous y conseiitons volon- 
tiers. Nous pernettons de faire le portail en bois parce 
q u e  dans peu de  temps on sera obligé d'allonger 
l'église et pour cette raison nous n'ordonnons point 
de faire un clocher. II suffua de le faire lorsque l'église 
sera dans sa perfection. )) 

Quelle hit la Ioi~giltur de la première église? 
Aucim dociiment de nous renseigne siir ce point. 

Ues notes manuscrires son signées, mais dont l'authen- 
ticité ne fair poiiit de cloute, et qui du reste sont exactes 
sur les autres lioints, nous ont été laissées par Mlle 
hlane Ianguay, institutrice, morte en 1884 à 1'5ge de 55 
ans, qui  affument que l'église fiit allongée en  1765. 

Mais cette affirmation parait emoi~Pe. Une telle ral- 
longe d'environ 40 pieds faite à une  église de  45 pieds 
a dli coûter quelque chose et n'a pas pu passer 
inaperçue; or il n'en est fait mention nulle part dans 
les li.vres de la Fabrique ni dans les documents de 
l'époque. M. le curé Saraiiit rend ses comptes en 1758, 
et il n'est plus question de  maqorinerie ni de construc- 
tion avant 1828 : ori rie mentionne que des trava-ux de 
parachèvement intérieur. 

D'autre part, il est certain, par les comptes-rendus 
de Messire Sarault. q u e  la première construction était 
siirmontée d'un clocher, ce qui ~i'aur-ait pas eu lieu si  
le portail eût été en bois et temporaire. On possédait 
d'ailleiirs Urie cloche de 250 livres, depuis 1/49. 

II semble donc hors de doiite qiie les habirarits de 

la Rivière Boyer profitèrent de  la permission que leiir 
accordait Monseigneur l'Évêque de bâtir une église de 
plus de 45 pieds de longueiir et lui donnèrent inuiié- 
diatement ses dimcnsions définitives. 

Quoi qii'il en soit, 1'égl.ise qui fiit agmndie eri 1828 
mesurait 34 x 82 pieds franqais(1) u de dedaiis en 
dedans i) : on retrouve parfaitement coriservSs soiis 
l'église actuelle les fonditions de la preniière église: 
sur le mur non entièrement dén~oli de l'ancien porcail 
s'appuient les colonnes du jubé d'aujourd'tiui. 

La bénédiction de  la première pierre, par iye~sire 
Pierre Chaiifuur, ciiré de  Saint-Micl-iel, eut lieu le 7 
aofit 1752. Les travaux se continuèrelit les a1ini.e~ 
suivantes et furent terminés en 3757. Cecre année-là 
Messire Louis-Pascal Sarault, missionnaire depiiis 1749, 
est nonznié premier ciiré de Saint-Cl~arles. II célèbre la 
prerniere messe dans la nouvelle église, le 23 mai, et en 
fait la bénédiction solennelle le 29 octobre. 

La construction avait coût& 5,927 livres et 5 
sols(2) ($988.00). En 1758 Monsieur Saraiilt rend 
u clevanr la paroisse asseniblée les comptes de la 
Ratisse cle l'église s : 

. . . . . . . .  K paye polir la massonnerie .1,147 livres 
K payé h Josepl-i Nadeau charpentier 

. . . . . . . . . . .  pour conible er clocher .900 " 

(( payé a pierre parerit pour pierre 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de taille.. .Y89 " 

(( payé il jacques Lisse pour hiiic 
fournées de cl-iaux . . . . . . . . . . . . . . .  -300 " 

N payé pour soixante-dix pots 
d'eaii-de-vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .150 " 

e payé à Jean LIicasse couvreur 
en bardeailx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .386 " 

(( payé à M.Tauret menuisier 
. . . . . . . . . . .  pour portes et croisées ,325 " 

< paye à Jean Gontier inenciisier 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  pour le plafond ,136 

* payé pour cent millicrs de clous 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  à bardeaux ,409 " 

. . . . . . . . . .  a paye a Jean Nadeau, galfat .70 " 

. . . . . . . . . . .  << La cotte pan  du guerrier .75 " 

( 1 )  t'ancien pied €mr ;û is  vaut 1.0658 pied anglab actiicl 

(2) Livre fmçaisc de 20 sols, 6 litFres valent $1.00. 



1'1<Tl'l> 4N(;CS 
catisen+s dais la chapelle Çainte-k111e. qui reniuiiteiit rrès probablernen! 

à 1 i 58- b a i s  nom de scuipteiir 

(( payé à Crépeau, forgeron, pour 
la croix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I50 " 

K payé au nommé Morin poiir 
deux coqs de fer blanc . . . . . . . . . . . .  .36 " 

En 2757 payé à Josepl-i Nadeau pour 
une garniture de  chandeliers 
SC u l ptés (c01îser.i:k.s d a i ? s  Ici 
sacrislie) . . . . . . . .  .72 livres 

l (  au meme pour le cliandelier 
pascal ( e u ~ o r r  cvz i.lsctge rt7 
1928) . . . . . . . . . . .  .60 livrrs 

En 1758 (( payé ail sculpteur  poiir Lin 
t abernac le  et deiix anges  

. . . . . . . . . . . . . .  .9OO 1 ivres 
n pour 1111 encensoir d'argent n 

(ei.rcore ei? ~ ~ ~ n ~ t r , l  ,275 livres 
En 1765 u payé a u x  s c u l p r e u r s  pou r  

. . . . . .  deiix statues .60 livres 
(( a u x  dames  I!rsuli i~es pour  

argenter les dites statiies, dix 
écus . . . . . . . . . . . .  .3O livres 

En 1772 s pour deux statues . .156 livres 
Dans les années 1772-73 et 74 (>II a payé i 

. . .  Baillargé pour un rétable 
. . . . . . . . . . . . .  .1600 livres 

~iour la cha i re  et le banc 
d'œiivre . . . . . . . .  .657 livres 

Les comptes-rendus sont signés de Jean Coté, 
J Uoseph) Nadeau et L. Sar~iilt, ptre. 

Que si l'on veut connaître le mode de  prélève- 
ment des fonds nkcess;~ires, une note dont M. Samult 
fait précécler sa reddition de comptes nous I'expliqiir 
en détail : 

NOTE : I l  n 'y a pont eu  pour cette Hitisse de répa- 
ration d'argent, chaque habitant m'a donné ce qu'il a 

(1) Le cloit erre celui qui surmonte encore le maîrre-autel; un 
ne voit iiullr pari qii'il ait étc n'niplacé. II y a bien en 1870, une 
resoliition d e  Fabrique a I'effet dc coniiilander un nouvrnu 
tableau di1 patron de la paroisse i cause de I'mtrcme ' i7ét~isté de 
çrliii qui exjiiste prksentement au4cssiis du niaiitrc-aiitel a. mUs on 
ne trouve pas dans Ics comptes d r  fabrique que tel ubleüii ait été 
aclirtC oii payé; en oiltre. Ics vieillards d'iiiijourd-hui, qui avaient 
vingt ou vingtcinq ans a certe époquc, er qiii se souvienneni ion 
bien du cli3ngemçnt d'autel qui eut lieu en 1870, ne sr suiivicii- 
neiit p3s d'avoir jamais ni au4essiis de l'autel un autre tablezu 
que celui qiii existe aujoiird'hui. 

voiilu. Lc plus grand nombre n'ont rien donné; c'est 
par le moyen des quêtes fajtes ici et ailleiirs ec par ce 1 A- 1---1 

. - 

qiie bionseigneiir a bien voulu donner, qu'on ;i fourni 
i la depense; et  aiissj par le produit de  différentes 
clioses comme Rœure, œiifs, lard, filasse, etc., apportés 
par les habitants et veridus à la criée; or le produit de 
toiit cela a été mis dans le coffre de I1é@isç, et porté 
en recette sur le compte di1 inargiiillier en  charge; 

P; 1 ,- 4 - ',. 
* a  1 - 1 , -  I 7' .r 

)f 
-- > - -5L)sfiw > - . 

$. r', )yJ1 ' 
?/'y,L-fl 

àJ z- 
d-d% f 

. -fZ:g &"* " -.- fi , k t  , 2 ,+FF 7( * *. , 
1 ~ 9 , ~  ,J': < 

ainsi on n'a point tenu d'autre recette. ii 
Dans les annees qui suivirent on s'occupa de com- 

pléter le mobilier et de parhire l'intérieur. 
Dé j i  e n  1755 on avait « payé à MM. N a v y  Sr 

I ' .  , \. 

Lefebvre, negotiarits, 405 livres pour le tableau de S. .? .. - .  

Charles et son quadre )).Cl) 

T\)hlUEAU T)' Al-iTEL DE IA P R R h ~ l ~ l < 2  ÉC;I,ISF: 
coi~servé dans la chapelle d s  procesrroiis dédiée. à sainledrine. 

qiii daie de 1755, seInn triiites prokh11ité;. Plloto , Roliert Richer 
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sliilpt6s par)i~seph Sdeaii {de I'lslr d'Orléans?). eti 1757. 

CH;WDEI.IER PASCN. 
EN ROIS. 

riilptt? par le iuêtiie 
Josepli hadeau, en 1757. 
et pa)e 60 livres i 3  lO.l)O). 

II est eticon: en i ~ s q e  

1.E CRI!CIFLX 
Cliché C.M. barbeau. Ottawa 



En 1775 . payé polir une statiie de. 
sainr Charles (n~yort ld  bui 
dispmaw) . . . . . . . . . . . . . . .  ,36 li~rres 

En 1778 {( pour une cloche pesant 
3131ivrcs . . . . . . . . . . . . . .  748 " 

En 1782 . payé à M. Levasseiir pour 
une statue . . . . . . . . . . . . .  ,144 " 

En 1783 {( payé à i\4. Levasseur pour 
quacre statues . . . . . . . . . .  .672 " 

En 1786 (( paye i M. Ratlvoizi 
orphkvre poiir burettes 
d'argent . . . . . . . . . . . . . . .  .94 " 

(( ii hi. rinnvoizé pour iin bé- 
nitier d'argent . . . . . . . . . .  ,324 " 

E n  1793 payé à M .  h i o t  pour iin 
christ d'argent . . . . . . . . . . .  .3 19 " 

De 1803 1809 on E ~ i t  à l 'église et 2 la sacristie 
clcç répamtions assez considérables : ai.nsi en 1806 on 
paye pour H i i i ~  aiitel à la roniaine )) 900 livres; et on 
avancç 4 Maître Qiié\fillon. sciilpteiir et architecte ,>, 
iiiie soinnie de 1,330 livres cliie l'on complète, en 
2800, par uiie nutre de 3,100 livres pour le plafrind de 
l'église, scrilptiire faite et posée au rétable et divers 
autres oiitmges; plus 999 livres I pour dorure posée 
sur ledit oiivrage *, et 5 17 livres et 18  sols poiir « pen- 
sion pend;rnt crois niois des  oiivriers de ivlaîcre 
Quévillon .. 

La cldccoration artistiqiie ne fidisait pas defaut à la 
première église de Saint-Charles. On p o i i r ~ i  s'en ren- 
clre compte par I'extcaii suivant cles papiers de  la 
Succession Sarault,  conservés a i l s  iircliives di1 
Séminaire de Quebec : 

Je soussigné m'oblige de faire en  peiiltiirc, pour 
l'église de  St Cl-iarles 1" un  d;iis ail dcssus de I'aucel 

dont je dorerai Irs souparides qui y soiit en bois en or 
fin la bordure seuletiient et peindrai le reste d e  nou- 
veaii. 2" sept tableaux proprirtionnés aux crumeaux 
que j'ai vus; iin représentera le Christ et les autres six 
apôtreç.Je foiirriirüi tout: les peintlires et la toile. 3" lin 
Sr. Esprit au dessiis di1 sanctuaire aiissi ç i i  peintiirc siir 
toile. 4" S t .  Jeari Baptiste poiir les fonds pareil à 
1'Estainpe qiii y est et ce pour les pris et scimnie cle 
dixhiiit portugaises huit cent soixante quatre 1ivres.A 
Sr Charles le 23 mars I789.J'ai reçu à conipce neuf 
portiigaises. Je livrerai l'ouvrage cr le poserai moi- 
rnême daiis le coiirs de juin procliain. 

( s ( ~ I ? @ )  : LOiX.5 DE HEEK, 
avec paraphe. 

peintre. 5) (1) 

Que sont devenus ces rableaux? 
Ils n'ont pas été incendiés i Saint-Charles. Ont-ils 

éti. vendus, doiinés i quelqiie n u t r e  église o u  ?i 

quelque comniut~aucé religieuse? Dieu le sait! 
Enfin vient 1828 l'année d e  la RCco~zsrrr.~c~ioia. De 

la première eglise i l  n e  restera qiir bien peii de  
chose : les iniirs du satvztuaire; tout le reste va dis- 
pnr~ître; même la. chaire er le banc d'cruvre fait par 
Baillargk ne seront pas transportés mais remplaces. 

Toui la sculptiire d e  I'kglise actuelle est I'miivre 
d'André Paquet (( d'après itn plan dressé par  Maître 
Baillargc v ,  et approuvé, ainsi que le choix du scutp- 
teur, par le Grand Vicaire Dernets, le 20 décembre 
1832. 

cri bois J(J~@,  attribués ii T ~ ~ c i i i :  cri 1 :Sli, L'iglise ci l  lioniide y i i : i t r .  



Voici comment Monsieur Perrds, le curé du temps 
noiis raconte les travaux de cette rtconszmction : 

r Extrait de mon journal, pour la satisf~ction de 
mademoiseue Turgeon. 

J. Perras ancien duré de St-Charles. 

Les habitants de  St-Cliarlrs s'étant déciciks, en 
1827, a réédifier leur église, trop petire pour la popula- 
tion, crurent devoir conserver le rond point cle I'an- 
cienne, qiii n'avait point de chapelles, poiir former le 
sanctuaire de  la nouvelle; ayant doric fait un retrait 
nord et  sud  d e  liuit pieds q u i  forment les deux 
ctiapelles ils continuèrent des longs pends afin de 
donner  à cet édifice iine longueur de 118 pieds  
fratipis sur ciiiquante de largeur et vingt-sept de Iiau- 
teut à prendre du plancher de la nef. La preniière: 
pierre fut en conséquence poske le matin du 35 juillet 
1827; les maçons  travaillèrent pendant  q u a r r e  
semaines rt conduisirent l'ouvrage aux fenêtres; ils 
reprirenr le 2 juin de l'année suivante et, nonobstant 
les fréquents mauvais temps, on posa le comble le 31 
jiiillet. L'église Fut bénite et !a première messe 
célébrée le cinq octobre fèce d u  St-Rosaire. Cette 
église a Ste bâtie en cinq mois; et comme on avait ren- 
fermé l'ancienne dans Ja nouvelle, on a continué d'>7 
faire l'office jusqu'au 26 jiidet 1828. Dans l'intenralle 
de  ce jour xu 5 ocrobre on a ckiebré la inesse dans la 
chapelle Saiiite Anne. 

L'accord et le zèle ont été parfaits entre les habi- 
tants, sans avoir cependant pris la voie legale: chacun 
travaillant de bonne volonté. Le marguillier en exerci- 
ce d'alors, Loujs Pépin dit Lachance, s'est extraordi- 
nairement distingué dans  cet a u v r e ,  paraissant 
chaque jour siir le chantier, volanr à la tête des 
corvées, avanqant libéralement son argent, au  point 
que le corps des marguilliers crut devoir lui en faire 
iin resnerciernent public; comme on peut le mir dans 
le livre des con~pces et  ordonnances déposés aux 
archives d e  la fabrique. On est i la veille cle com- 
mencer une voUte d'.un assez joli goût. 

Ignace Rue1 père s'est aiissi riionué continuelle- 
ment zélé et est encore, tous les jours, prêt à donner 
son temps et son argent. Son extrême générosité lui a 
mérité la possession gratis, sa vie durant, d'uii banc 
joignant celui du Seigneur. 

Les travaux de  niaçonnerie furent coiifiés à 
Frariçois Auder dit Lapointe de Sain te-Claire, qu i  
encreprit de Ies fajre pour la somme de 525 livres 
courant  (coiltrat du  9 juillet 1827); tandis que  

G.uillaunie 'I'urgeon, de Sainr-Gervais, entreprenait les 
portes et châssis (( poiir et moyenriant le prix et 
soninie de deux livres er dix shillings du cours actuel 
de cette province de Bas Canada par cliaqiie ouver- 
riire ».(Contrat, 19 novembre 1827.) (1) 

La nouvelle égiise aidée de I'ancienile qu'elle ren- 
fermait, est definjtivement ouvefie au culte le 5 octo- 
bre 1828. 11 reste, encore ?i fmir l'intérieur : ce sera 
I'cxiuvre CI'ANDRÉ PAQUET dit LAVALLEE; elle ira de  
1830 à 1838. C'est la partie intéressante :nous lui con- 
sacrerons iin chapitre à part.(2) 

Durant le siècle écoulé de 1828 1 1928 l'église 
subit encore qiielques modifications in~portantes. 

En 1842,  le m ê m e  André Paquet construit un 
clocl~er, dans lequel on installe rin premier cariilon de 
trojs cloches (Mears), bénites lei 16 juin 1842 par 
Monseigrleur 'rurgeon, Coadjuteur de  Monseigneur 
Sigiiay. 

En 1844, André Paquet encore b i t  pour I'eglise 
une balustnde en bois de merisier. pour la somme de 
30 livres çoiirant. 
En 1845 une requête sigiiéç de 153 fmcs tenanciers 
demande l'autorisation de construire iin nouvelle sa- 
cristie, pour remplacer l'ancienne devenue trop petite 
et trop vieille. La dite sacristie est c~nstrujtc, de 1846 
à 1850, par Cliarles Berriier. 

En 1648, on fait faire et  poser à l'église des châssjs 
doubles, par Damase Dagneau. 

En 1853, un agrandissernenc du jiibé, par h d r é  et 
Joseph Paquet. 

En 1857, on  démolic les deux totirs du portail 
R dont i'iine est en bois et tombe de vétusté, et I'aucre 
en pierre, et n e  niérite pas d'être terminée *, écrit M.  
le curé Martineau a Sa Grandeur Mgr Raillargeon; on 
les remplace par des escaliers intérieurs. 

En 1859, on achète (1 une garniture de chandeliers 
avec croix, bronze argenté, pour le maitre-autel i,, pour 
la sornriie de 4 5 livres courant. 

En 1862, l'église est munie d e  bancs neufs ((1 13) 
en noyer tendre, faits par Eugène Duval, de Québec. 

En 1870, on décide que u le tabernacle du maître- 
autel n'étant plus en rapport avec le reste de l'église, iJ 
convient d'en hjre faire un neuf a. Ce tr~.rivail fut confié 
à Alphonse Dion, architecte, d e  IRvis, qiii exécuta un 
autel complet er le fic dorer à Québec par E. Baile): 
comme il appert par le devis conservé dans les 
archives de la paroisse. 

(1) Désorniais, c'est la livre anglaise qiii est en usage. Elle vaut 
S4 .M. 

( 2 )  &idré Pâquei dit lavdiée est ni à Saint-Charles, et a été 
baptisé à Saint-Gerr7ais le 2 décembre 1799; décédé à Qiiébeï le 
21 mai 1860. 





Le tombeau d e  l'aiitel é ta i t  à patineaiix inter- 
clîangeables; il fut rnodlfié plus rürd. en 1918, par E-F! 
Gauvin, sculpteur, de Québec, qui fit les tombeaux des 
crois a-urels iictuels. 

En 1872, grosses réparations au  presbytère. t a  
Fabrique fait v faire par M. bit. Painpalon, en iiîêrne 
rernps que les cheminees, iin bon coffre de sûreté en 
briques.  avec  por te  d e  fe r  doubles.  d a n s  le 
presbytère 1). 

En 1874, Lin clocher neuf vient remplacer celui 
d 'André Piquet eti 1842; i l  est entrepris par David 
Gosselin, d e  Saint-Sa'uveur de q u e b e c ,  d'après les 
plans de Z. Perrault, pour b somme de $1,050.00. On 
profite de l'occasion polir faire insraller sur le rond- 
point un petit cloclier ($350.00), qiii recevra plus 
tard, en 1896, la petite clocl~e du  carilloii de  1842. 
Cetce mt-me ailnees 1874, l'église subit d'aiitres répa- 
r;itiot~s assez iniportanres, dont le coût total s'élève ii 
$4.000.00 : oti Cire les joints, on peixiturc les miirs de 
l'église à l'extérieur et on coume en bardeaux. 

En 185 1 ; Cchaiige de I'ancieri 4 orgue Sreiii, acl-ieté 
d u  tenips de M. Villeneuve U, coritre lin Mitchell, de 
$; 1,150.00. 

En 1888, ur ie  requête  des paroissiens ayant 
demande un agmndissement du  jubé oo la construc- 

tion cl'arcades latérales, la Fabrique décide d'obstruer 
l'allée centrale par une rangée de bergères. 

En 1891, sous Monsieur Cloutier, grands lravaux 
d e  peinture, exécutks par Jos. Gaucl-iier R: Frère, de  

Québec : I'qxtérieur au complet, de meme qiie l'in- 
térieiir, y compris la clorure des trois aurels, de la 
voûte et de La coriiiclie, de la chaire et du banc d'mi- 
\:rc". 

En 1896, soiis Monsieur Be;iudoin, benédictions 
de  trois nouvelles cloches Mears, achetkes par 
M. Cloutier. 

En 1897, on installe un système de chauffage ceri- 
tral 5 l'eau chnude. Les vieux poêles disparaissent 
pour toiijours. 

En 1898, les lanipes a pétrole dispar~issent a leiir 
toiir; eues sont remplacées par Ic gaz acérylène. 

En 1905, souis Monsieur Pagé, bénédiction d'un 
troisième carillon de  trois cloches Havard, achetées 
par M. Beaudoin. 

En 191 1. l'église est encore trop petite. Pressé par 
la nécessité, on prolonge le jubé d'une profondeur de  
quatre rangées de bancs,-ce qiii I'amètie prcsqu'aii 
m.ilieu de la nef,-en ayant soiii toutefois de conserver 
les sculptures qiii en dkcoraienr la parrie aiitérieurc. 
Du niême coup, on enlève les statues de bois q u i  

Statiies de 6 pieds eii bois. 

s c u l y t b  O ~ n s  uiie vulr hille. 

q i r i  ornaient a i l t~fo is  le 
portail (le I'églis 

Artrihuiris 3 I.E\ASSEI IR. en 1772 



Sutiis eri bois 
w , ; a  ':a par  

l!,ii [SjOi31> 

ert IMO. 

I 1 

ornaierit le portail de I'égl.ise, et les niches sont reiii- église, à I'occasion de soli cencetiaire, d'iin siiperbe 
placées par des fenetres. rabernacle en  acier, h I'eprciive di1 leu, de  $450.00, fair 

En  1918, les tonil-ieaux des trois  autels sont ~-iarlaCompagnieStatuitireDapraro. 
refaits à neuf, en bois doré, suivant le style même des Et voili terniinée la série des modifications qu'a 

autels *. Co tramil est execiité p:tr E-P. Gauvin, sculp- subies notre vieille église, au cours cle son siècle 
reiir, de Québec. d'existei~ce. li nolis hiit niairi tenant revenir 1830 

En 1925, I ' i lectricitk est substitiiée ail gaz  pour étudier en détail cr que ilocre église contient de 
acétylène. polir l'klainge cle l'église. plus intéressant : 

En f i i i ,  en 193-8, les paroissiens font cadeau i leiir 

a L'église de Saint-Cliarles est l'une des plus be1le.s 
de la I'rokinct, i~ous écrivait M. Marius Barbeau, con- 
servaceiir du  Miisée Victoria, h Ottawa, au  retours 
d'une visite qu'il iious fit ,  l'été dernier. Son swlc, ses 
contoii1.s el sa boiserie intérieure ont iine distinction 
qui con\ lent i iin teniple; s o l i  architecture tient de la 
rndition fnndée au Cariada par Monseigneiir de laval, 
?i 5011 École des Arts du Cap Toiirrnenre, en 1669; ses 
argenleries comptelit parmi les plus riches et les 
mieux consenrées, et le nombre cle ses vieilles statues 
en bois n'esr peur-être surp;isçé ailleiirs. )) 

C'est que, en effet, la boiserie intérieure de I'kglise 
d e  Saint-Charles est l'muvre combinée de T h o m ~ s  
Baillarge cle d'AndrE. Piqiiet, son élève. 

Les archives cle la Fabrique possèdent d'André 
Pâqiiet tro i s  contrats priricipaiis o u  * nlarcl~é  )), 
conInle on disait alors. Le prenîier est dii ;3 nci~~cmbre 
1830. Il a t r ~ i t  i [a construçtio~~ de  la voîire, que le dii 
André Pâcliiet c-nrreprei~d pour la soiiinit de 425 livres 
cour;l11t ($2,000.00). 

L'eritreprerieiir ayant en siis de son co~itmt fait à la 
voûte des décoratioris alipropriées. que I'oïi admire 
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encore aiijourd'hui : u sept bas reliefs qui sont places 
dans les cadres iiii centre de la dite voûte, quiirre cent 
douze rosettes qui sont placées dans les panneaux des 
arcs-doiibleaux, cinquante-huir morceaux de pièces 
d'acanthe qiii sont placés dans les dits arcs, cinquante- 
huit pièces d'olive placés aussi dans les dits arcs i ) ,  etc., 
la Fabrique lui alloue le 29 décenibre 1833, rine 
somme de 130 Livres, pliis 30 livres counnt poiir iin 
nouvel arc-doubleau et les quatre colonnes qui doiveni 
supporter le clocher. 

Le deuxième mard~é,  qui  est du  3 décembre 1833, 
est aiitonsé par une résolution de Fabrique. en &te di1 
3 septembre 1833, dans laquelle (1 Loiiis Chabot, mar- 
gudher en exercice, ayant propos6 de faire entrcpren- 
dre u n e  corniche dans l'ordre coririchien, siiivant le 
plan d'un rétable dressé par Maître Baillargé. architecte 
d e  la ville d e  Quebec, et approuve par Messire 
Derners, Vicaire Général. et un des directeurs du 
Seminaire de  la dite ville, Monsieur André Piqiiet, 
sculpteur, présent à I'asseniblée s'est offert cl'exécuter 
une corniche corinthiei-ine, suivant le (lit pian, poiir la 
somnie de seize shelljngs du pied coumnt, poiir la cor- 
niche du sancruaire et des chapelles, et ceUe du douze 
shellings et demi pour celle de la nef. n 

Cette résolutioti de Fabrique est complétée par 
une autre de 23, decen~bre de la même annke,  2832, 
dans laquelle K il 3 été décidé d'une vojx iinanime que 
Moiisieur Andri: Pâq-uet, arcl-iitecte, élève rle l'archi- 
tecte Baillargé, exéciiterait un plan, accepté par 
I'assembIée, d'un récable reiifermant le choeur et les 
deux chapelles de I'eglise.(l) S'engage et promet le dit 
arclùrecte de finir et poser son oiivnge dans l'autonine 
de l'année mil huit cent trente-huit. seloti le marché 

yii'd doit aii pliis tôt passer avec les trois margiiiiliers 
de I'CEuvre, autorisés à cette fi11 par I'asseniblée, et ce 
pour la sonune de quarre cent ~ i i i t  livres coiir;int. )) 

Le présent marché stipule en effet non seiileinent 
la cor~struccion de la corniche K à moiiliires sculptées, 
dans le saricruajre et les ctiapelles, avec frise riche. et à 
moulure lisse et Mse plus simple dans le reste du con- 
tour de l'église *,mais encore tout le détail de la sculp 
cure du rétable : pilastres avec chapiteaux et bases, 
chaqiie panneau décoratif avec t roplîées, culs-de- 
lampe, etc. 

Tl est à remarquer qu'André Pâqiiet ii'est pas seiile- 
ment  sculpteiir : il est aussi archjtecle, cornnie on di- 
sait  alors; ce q u ' o n  appellerair aujoiird'hui 
entrepreneur-menuisier. Dans le contrat présent 

(1) On donnt ici nu inor rkld/?/~ lin selis pliis ktcindu que cclui du 
dictionnarrr: le rétable (r~lrw Inb!rhJ est un urncinciit d'airchitecture 
ou dc mtniiisrrie sculpicc contre lequcl rs t  appuyé l'autel; ici o1.i 

appïlle rita1-J~ ioute la bvisetie sçulptéc di1 sancluairc. 
De nirilie poiir le niot iakv)incle . on dksigne ordinairement par 

cc nom iine stirre de c3isçon ou de petite armoire ~ilackc siir l'autel. 
ou sont reofornice:. Irs Sniiiies Bpéccb: daiis les a mnrcl~és jL dc 1837 
oir cntcnd par taberiiaclc. toute 13. pxi.tii. *t~pCneure dr )'autri (le rétalilç 
prop~iiiriit dit) 

(3; \iJKl 1.r ~\l'l:,l(!\LE 
Ihinlwau - E - P  Gainin, Ijllb. ItPkzlilc - !\iidrc' PSquct. 183: 

Sralue de S. Jos~ph - sigi6e luuis johiri. 1880. 



coninle dans les deiix autres, dii reste, i l  se charge de 
toure la meniiiserie, et tiieme de la peintlire, et non 
pas seulenient cle sciilpter sur bois des sujets décor;i- 
tifs polir :ippliquer sur Lin panticail préparé. On peiit 
s ' e n  rendre compte e n  lisant par  exemple son 
troisième K m;irché * avec la Fribciqiie de Saint-Charles, 
contrat daté du 26 décembre 1837, dans lequel Pâquec 
entreprend de parfaire sot1 miivre. Oti Iiii deniande 
de : 
(( -doubler le plancher du s;inctuaire en madriers de 
1 1 / 2  pouce. 
-continuer le lan~bris en fornle de soiis-bassen-ient 

dans tout Ic. contour de  l'&dise. 
-faire deux tabernacles (qui subsistenr encore )  pour 

les cl~apel les ,  peii p rès  semblables a ç e u s  de 
Lotbinière, mais sans donrre. 
-faire Urie chaire a prêcl-ier et uri banc d'œuvre aussi 

à peii près de In ricl-iesse de ceiur de Lotbinière, avec 
cette différence qiie la clriaire sen. portée par un cnn- 
fessionnal. 
-faire u n  baptistère à peu prés comme celui de 

Charleshourg, avec le bas eii noyer et b;iliistrade de 
merisier. niais sans ~ibleau. 

- fiire de l'autre côte de  l'église un baiic pour les 
gardiens. 
- décorer le jutiié d ' u n e  corniclie de goùt avec 

mutule et frise ornée de sciilpcure. 
- peinturer tous les ouvrages ci-dessus mcntiomis 

de quatre coiiches de peinture blanche. et la chaire et 
le bntic d'ceuvre aiissi de qiiatre coiiches. 
- qiie la porte du chemin couvcrt sera décorée, et 

iine porte parallèle sera faite de I'aiitre côté dii sud. i) 
Tout cela est entrepris {t pour \a somme d e  trois 

cent vingt-cinq loiiis du cours actuel 1). 

I l  sen~ble  qiie ce soir à l'église de sa paroisse 
natale qu'André Pâqiiet ait donne le meilleur de son 
talent. 

Plusieurs églises des environs de Québec, nous 
écrit encore Monsieur C.-M.Harbeau, notamment St- 
Fmnqois el St-Pierre de I'Jsle d'Orléans, Cl~arlesboiirg. 
les Éboulements, conservent eiicore ses œilvres, 
rrmarq-uables par leur grke et leur style; niais le 
rétable du sanctuaire de Sriint-Cl-iarles est le plus beaii 
de tous ces retables. Il a iine vigueur et une richesse 
qu'on ne rerrouve pas ailleiirs. M 

il nous reste à parler di1 trésor de notre église. 11 
ii'eçt pas très riche, niais il nous est très cher. 

Et ce iioiis est une devoir bien agréable de rendre 
ici Iionunage au bon goût et à la clnin~oyance de nos 
preclécesseurs, qiii ont su acqiiérir et consen-er ce tré- 
sor. Les premiers cures sembleiit avoir eii à cceur de 
bire de  l'église de Saint-Cliarles iine des belles églises 
de son temps, ail pays. 

Dans la statuaire i l  firent appel aux meille'urs 
artistes de l'époque : Baillargé, kvasseur et tard Louis 
Jobin. Dr ce dernier l'église possède encore plusieurs 
ceuvres : lin Sacré-Cœiir de Jésus et 1111 Sacré-C:ceur de 
Marie, de 1880; un petit saint Joseph, qui siirinonte le 
rtlbernacie dans une chapelle latérale; une Madone et 
Lin saint Joseph, Gigés dans le cimetière en 1881 ; une 
Immaciilite-Conce~~tion, de  1884. q u i  coiironne la 
cliapelle des processions, dkdiee à la sainte Vierge. - 
De 1758 a 1783 doiize statues ont &té ackerkcs-dont 
cinq sont de Levasseur, en 1782 er 1783. Ue ces cioiize 
statues, Iiuit seulenient ont été conservées : quatre 
petits iiriges adorateurs, qui seinblent être les quatre 
svarues p;iyées 3 Levasseiir en 1783, deiix petits anges 
rromptctes, conservks, ainsi qu'iin ancien tonibeau 
d'autel, dans la chapelle des processions, clediée a 

sainte Anrie, c t  q i ~ i  datent probablenient de 1758, 
OSTENSOIR IN \:ERMEII.. 

de Pierre Lqé r i i nce ,  Qiiébec, 1874 



31;LS C.il l i  1 'S D'tW ;!:L'Y, portmi la lettre de Ranuoie. L un a éié payé 3Ori 
lii r f i  cri 173 1; I'auiir (le lieti t) a ét6 aclieti de R ; L I I W I I ~ ~  ?II ~nén ie  ti:rrilis que 

la Imipe di] çaiic[iiaire, m 1750, au pris de 360 livirs (Archives du 
Srniniare). I I  @tait la propriété persotiilelle du Curé Sarault. 

enfin deux grosses sranies de  six pieds, qui ornaient 
autrefois le porcail de  l'église, et que l'on attribue à 
Levasseur, en 1771. 

tvidemnienc, toutes ces statues sont en bois, et 
chacune est sculptée par Josepll Nadeau, en 17 57. 

Dans la peintrire ii est plus difficile de se recori- 
naître : les renseignements font défaut. Des cjilq 
gixnds tableaux qui ornetil l'église de Saint-Ctiarles, 
depllis iiornbre d'atmées ,  les vieux registres ne men- 
tionnent que deiix : celui de sriint Charles, au-dessiis 
du  ma î t r e -au te l ,  acheté  en  France e n  1755, et  
l'Adoration des Bergers, d'après Honcl~orst (coté de  
l'Épître), aclieté de V~iophi le  Hamel, dei Québec, eri 
1856 (4'5 louis), en niêrne temps que le saint Jeün- 
Baptiste du baptistère (18 louis). Lcs trois autres peio- 
tiirrs sont iine Sainte Famille, d 'aprés  celle d u  
Séminaire, par Van Loo, placée dans le sanctiiajre, du 
côté d e  l'Évangile, un sa in t  Louis coi d e  France 
(Épître), copie de C. LeBrun, et ut1 saint Franqois- 
Xavier (Évangile), dans les chapelles latérales 
Mentionnons: en passant, une très riche chasuble de 
veloiirs rouge, achetée par ibf. le curé Martineaii, ainsi 
que la chasuble drap d'or. lors d'un voyage en Europe, 
en 1869. 

Dans l'argenterie, l'église de Saint-Charles possède 
quelques pièctu: précieiiçe-s par Ie~ir mlcienrieté et leiir ca- 
I-actere xtisticlue.-Nous ne parlons ic i  que d'argent n u s  
sif, et non de n ~ é b l  argente.-La plus rkcente est un osten- 
soir eri verneil, de Pierre Ixspérance, de Qiiébec, en 1874. 

Viennent ensuite quelques articles roiit argent, 
de  Laurent Amior : u n  csiicifix, en 1773, un ciboire, 
deux paires de  burettes, une custode pour le saint 
Viatique, et les ampoules polir les Saintes Huilcs, avec 
étui, également tout argent. 

Les œuvres les plus artistiques et les plus finement 
burinés sont sans  contredi t  celles de  François 
Ranvoizé(1) : un bénitier de  1786, de~ix calices d'ar- 
gent, et si11-tout la lampe du sanctiiaire, qui est iine 
vraie wuvre d7art.Très simple et très gracieuse de 
forme, toiite entière d'argent niartelé, elle est d'une 
richesse de ciselure et d'une délicatesse d'exéciirion 
tout à fait remarquables. Elle porte en toutes lettres la 
signature de Ka.nvoizé et la dace de  1780. Elle a coûté 
1,200 livres. (4 rcbrl.?es dri Sbini.iaal're) 

Ceile lampe, ainsi qu'un des calices de Ranvoizé, 
h i c  partie d 'un legs testamentaire di1 premier ciiré de 
Saint-Charles, Messire 1.ouis-Pascal Sarault , accepté par 
la Fabrique, en 1795. 

Polir terminer nous nientionnerons deux olijets 
de nioindre importance et de date pl~is récente : iine 
navette d'argent ( 5  lo~iis) et une burette pour l'eau 
baptisnlale (2 loiiis 10 sh.), Faits par Frs Sasseville, de 
Québec, en  1859. 

(1 )  Fraiiçois Ranvoizé vécut a Qubhrc, dr 1739 à 1819 
hurent tiniiot hit soli élkve et plus tard son concurreiii. s'itant 
éiabli en bce  de son aiicien rnaitrr, sur 13 rue Sainr:lean, près tle la 
cote du 14it1ais. 

t!!?TICI.ES TOUT ARGENT 
de Laurelit Arniot. -te Crucifix est de 1793 



En 1938, les paroissiens de Saint-Charles ont \~oulii 
célébrer digiien~ent le centenaire de  leur 6gliçç. Ues 
Ercs fiirmt organisées, pour le diinanche 23 septerri- 
l m ,  par iine comité spécial ayant polir secrétaire M. le 
Notaire Pierre-J. Kuel, sriiis la présideilce de M. Ctiarles- 
Alphoiise Fo~irnier, assistant greffier de  l'Assemblée 
I.égislütive, ex-clépiité du comte au Parlement Fécléml. 
Elles compreniiierit iiiir nlesse pont.ificale, le matin, 
des jeux. dans l'après-midi, siir le terrain du Collège 
des Frèrcs, iin feu d'artifice et des discoiirs, le soir, siir 
la place de l'église. 

Son cminence le Cardinal Koiileau étant erii~i~cl-ik 
d'assister. S;i Grandeur Monseigneur Orner Pliinte, 
Ausiliaire de Son Én-iinence, iiccepta avec iine bienveil- 
lance dont nous lui gardons 1:~ plus vive gratitude, de 
venir officier pontific;ilement. donnant ainsi à rios féres 
leiir plus niajestiieiix éclat. Sa Grandeur étiiit accompa- 
gnée de  M. le cl?anoirie Josepli Bernier, fonda~eiir et 
supérieur du Séniiliaire des Vocations tarclives, a Saint- 
Victor de Beauce, comme prêtre-assist:int, de MM. Les 
abbes Ain ie  Liibrie, professeur de  Rhétorique a u  
Skminaire de Qiiébec, et Joseph I-liidon, vicaire à Saint- 
Joseph de Beauce, cornille diacres d'honneur, et de  
MM. Les abbés 1rkn.k et Paul-Ernest Koyer, dii Grancl 
Séminaire, comnie diacres d'office : colis enfants cle la 
paroisse, à l'exception de M. I'abbi- Hudon.&sist;iic a u  
cl-ic~ur ~Vlonseigneur AIfrcd Morisserte, P.D., curk cle 
Saint-Joseph de Benlice, qiii voulut, n~algrk ses infir- 
mités, venir fêter la vieille église de sa paroisse naule. 
Noiis avons regretté l 'absence d e  Monseigneiir 
&nédée Gosselin, PA., Recteur d e  1'Ui,iversitP Laval, 
que la n1al;idic forçait à garder 13 cliamhre. 

I:NCI-:NSOIH D'AKCENT a c l i ~ t é  cri 1758 
KLNIT~ER D'AR(;l.:NI: pavé R;uzvoizé 324 Iivrn. cri 1786 

Les ancieris de Saint-Cliarles aviiient répondu nom- 
breux à l'invitation du Coinité et remplissaient la nef. 
Aux pren-iiers rdngs se tenaiciit nos hôtes d'honneur, 
parini lesquels iious avions le plaisir de  cliçtinguer les 
deiix dépiités du comté : M .  Antonin Galipriiult, 
Ministre dcsTmvaux publics et dépliré la Législature, 
et JM. Oscar-L. Bou1:inger; E X . ,  enfant de la paroisse et 
dépiit6 aux Cornmiines. les membres du Comité d'or- 
ganisation et les deux maires de 13 paroisse et clii vil- 
lage, MM. Josepl? Nadeau et Josepl? Riiel. 

Le sernion fut donné par Mor~seigneur Adjutor 
Faucher, PD., ciire de Notre-D;irne dc Jacques-Cartier, à 
Qukbec, curé de S;riiit-Charles cle 19 1 O 5 1920, et dont 
les paroissieiis garclei-it encore uii si affcctiieiix sou- 
venir 

Dans I'aprèsmjdi. les jeiix organises sur  le tc-rmin 
d u  Collège at t i r t rent  iine foiile considérable ec 
jcyeiise. La fanfare de Sniiit-Loiiis cle Courville, sous les 
aiispiçes d e  la Soci t tk  Saint_jean-B;iptistc dii niêrne 
endroit, avait gracieiisemei~t offert son concoiirs I 



M. le  cure de Sainr-Cl~ar les ,  ci-devant cilré d e  
Courvil le,  à t i t re de reconnaissance et comme 
tén~oignage d'attachement et d'estime à l'égard de 
son ancien pasteur. Elle arrivait dès le commence- 
ment de l'après-midi, accompagnée d'une forte délé- 
gation de la paroisse de Coumille, 4 la suite du Maire 
et du Président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Ses 
notes harnionieuses, qii'elle iious prodigue dans  
l'après-midi et dans la soirée, cloi-inèrent à nos fêtes 
un eclat dont le Ciiré er les paroissiens de Saint- 
Charles lui sont doiiblemcnt reconnaissants. 

Après les Vêpres solennelles, i sept heures, la 
foule envahit la place de l'église. Sur la galerie d u  
presbytère s'étaient réiiiiis les principai~v invités et 
ceux qiii devaient porter la parole. Avec bonheiir et 
distinction, M. C.-A, Fournier,  présent;^ les omreiirs : 
M .  Alfred  Nadeaii, C.R. ,  en fan t  de  la paroisse;  
M. Charles-Nap. Dorion, C.R.: Maire de Coirrvilie; 
M. Oscar-L. Boulanger, C.R., M.P., cnfanc de la paroisse; 
]M. l 'abbé Aime Labrie, professeiir au Séminaire d e  
Québec, enfanr de la paroisse, et 1'1-Ion. M. Antonin 
Galipeault, M.F?P, député di1 comté. 

Ce Tut une soirée inoubliable, où chacun, laissant 
parler son cceur, mppelait le souvenir ému des sacri- 
fices et des gloires du passé, en dégageait les leçons 
pour le prisent et les encoumgen-ients pour l'avenir. 
hl. le Cure se chargea de clore la série des discours, 
en remerciaiir toiis et chacun, et surtout la Divine 
Providence. Un  très joli feu d'artifice fut le coiiron- 
nemenc de  cette journée, vraiment méniorable dans 
les annales de  la paroisse. 

Qu'on noiis permette, en ternîiriant, de  signaler 
un v e u  que noiis avons recueilli sur toiites les lèvres 
h 1';idresse de la jubjlaire : celui d'un aiitre centenaire, 
mais dans une toilette rafraîchie; celui d'une restaiira- 
rion généreiise de  sa splendeur des ancietis jours. 

Ce vœu, la paroisse l'a fait sien. 
Souha i tons  qii'il se réalise p le inement  et 

promptement, pour la plus grande gloire de Dieu! 

AD iMAJClREM DEI GLOIUAM 

L\:,IL~I: : y , [ -   S.^,\(: I ' ~ . U R I ;  
eii argerit inam!$, ponaiit iciiir au !an): 

la signahlre de R~i~soizé et In d:iie de 1780. 
Do11 dii Curé Sarault 







iir ce 

mine srnent vcrii qiii manifeste clairenîeiit I'attacl-ie- 
de M. le ciiré Coté pour soli église, se ter- 
le teste qii'il kdica après les fêtes de 1428. 

L'enricliissement de notre trésor religieux ne devait 
p:is cependant cesser, et, eri 1329, I;i Fabricliie fit  
l'achat, aii coût de 500 $, d'iin complet ornement en 
brocart d'or: chasuble, deux dalmatiques, chape, étole 
et voile huniérül. 

LI même aniike. M. Pierte Gau\rreau fait don d'un ciboire 
tout argent. pied et coiipe, d'iine valeiir de 150 $ . 

Et à la messe de nîiriiiit de  1930, sont étrei~nes six 
urnes en marbre blatic et deux coloniles également de 
marbre pour supporter 1;i paire des plris grosses iirnes 
offertes par M. Cliarles Frenette. 

En 1933 a lie11 I'érectiori et la bénédiction tl'uii iioii- 
veau cllemin de  croix acquis au coût de 831.00 $, er 
en cetle niErne année. la kibriqiie accepte le don par 
M. Alfred Hébert d'iine statue de sainte Thérèse de 
If Enfanr-Jésus. 

La cure de rafraîcl~issrmei-it que  le curé Côte avait 
souhaitée pour le vieux ten-iple paroissial se réalisa en 
1332-1 933 alors que d'im[iorrants travaux de rénova- 
tions furent exécutés: anikriagement du sous-sol dc la 
sacristie, recoiivrement des toits des clochers, pein- 
tiire exterieiire et inckrieure de l'édifice, renoiivelle- 
ment des bancs, nouveau systkrne d'éclairage à I'in- 
térieur, recoristruction de I'orgiie, pose de verre teinte 
dans les fenêtres, acl-iat d'iin siouveau chemin de 
croix, etc. Rien ntéc1i;ippa à ce vcnr de réfectioi~. 

Cette resriiuration si bien réussie remit en valeiir 13 

beauté de notre église er ce fut avec fierté que la com- 
miinaiité en célébra I'inaiiguration eil prisence du car- 
dinal Villeneuve venu présider la grand'messe ct en 
doniier le sermon. 

Au trésor de !'église viendra s'ajouter en 1939 iine sta- 
tue en noyer noir de saint Jean-Rapt,iste baptisant le 
Chr i s t .  criivre clu sculpteur  L. Vallière de  Saint- 
Roniualcl, açqiiise aii coût de 90.00 $ paur orner le 
baptistère dans la sacristie. 

Uaplisrere de la sacristie. surniotiG de lasculpliin de L \:allière (1939) 
Base par j 8. Picard Plioto L,liiie S Goiiiicau 

Aiix 40-Heiires de ilovernbre 1941, on é t r enna  un 
nianteau royal en hermine polir l'exposition du Saint- 
Sacrement. 

En 1942, notre patrimoine s'enrichit considérable- 
ment avec la confection par M. le curé Côté et mes- 
sieiirs Georges Rue1 et hdélard Labrecque du grancl 
biiffet et des magnjfiques confessionnacix de  la sa- 
cristie, oiivrages rkalisés de main tle maître avec l e  
bois des vieux bancs reniplacés en 1933-33. 

Dix aiis pliis tard, à l'occasion du bicentenaire de la 
construction dc la première église, notre teniple béné- 
ficie d'une grande roilette que vient compléter le rem- 
pl;icemcnt des vitres des fenêtres par des cwreaiix de 
verre cathkdrale. 



k bris de la statue du Sacre-Cœiir sise alors en f x e  de 
la façade cle l'église amène son remplacenierit, c.11 1961, 
par une autre quc l'on retrouve arijourd'hui du côte Est 
du presbytère, siir un socle donrié par le ciiri Côté >) à 
la paroisse deux fois centenaire..  Cette statue en 
b ~ o n z e  solide fur coulée h Sainte-Croix de hbiriiere. 

Égal<itnenc en 1961, la Fabriqiic se départit cr.1 hveur 
du Musée National d'Ottawa de trois statties de 1oiii.s 
Jobin, soient une Madone, un saint jean eç une Vierge 
Marie. Et l'année suivarite. le nième musée offre d'ac- 
quérir SLK anges sculptés sur bois consen7és dans une 
réserve, mais cette foisci, la Fabrique décline l'offre. 

En mars 1970, les intérieurs de I'eglisc et de 1;i sa- 
cristie bénéficient d'une gran.cle toilette et on en pro- 
fite pour renouveler le liiri~inail-e de l1égl;se. 

ïravail? oeuvre du peintre Edoiiard Lacl-iapelle, f l ic  réa- 
lisée grice 1 la générosité de Mlle Charlotte Frenette. 

Eii 1977. M. Laval Marquis Bit don à lié@ise de detix 
sciilptures desririkes à rcniplacer celles qiii avaient été 
volées en 1974. Et notre généreux sculpteiir en remet 
en 2980 par le don d'r~ne sculpt~ire pour les fonts bap- 
tismaux et en 1992 par celiij d'lin ambon doilt ln  pein- 
cure et la dorure ont été effectuées par M. Raymond 
Ro bcrge. 

De plus, M.  Marquis offre, en 1993, d'apposer gtatuire- 
ment ses propres sciilpriires S L I ~  13 partie inférieure 
des murs de  l'église. Ré;ilisie aii coiirs des années sub- 
siquentes, I'œiivie est cotixplétée en 1998 et marclue 
u n  vérirable enrichissement cfe la décoration 
intérieure du temple. 

Puis en 1973. se fait I'érecri.on dans le cimetière d'un L'enlèvement cles (I bergères 0 en 1994 vient crerr une 
charnier  poiir l ' inhumntjon ternpor;iire des corps belle allée centrale qiii donne un aspect dégagé à tout 
durant l'hiver. l'iritérieur et le dote d'une belle harmoriie. 

A I'auton~ne 1978, M. le curé Morency procè.de a la T-'aiiiiée 1995 sem marquée par la refection des murs 
présentation et la btnédiction des peiti~ures cliii de maconnerie de l'église er de la sacrislie, opération 
ornent I'inrérieur de ta chapelle de la Sainte-Vierge. Ce qui révkle la beauté cacliee de notre église et I i i i  



donne iin aspect coloré vraiment exceptiorinel 

A l'occasiun de ces travaux, le chemin couvert est 
démoli e l  remplace par deux portiques donnant  
respectivenient accès à l'église cc à la sacristie. 

Finalement, en 1998, la Fabrique fait procéder a la 
rénovation de l'extérieur du rond-point en bardeaux 
de cèdre. Alliant matériail ancien er technique mo- 
derne, I'cxécurion de ce travail s'est avérée un vérita- 
bte eiirichissement pour l'aspect de  tout l'ensemble 
de l'édifice. Nous voyons présentement notre kglise 
dans un etat idéal qu'il serait pntiqiiement impossible 
de surpasser sans toucher a sa valeur patrimoniale. 

La décoration intérieure en  est pratiquemri~t cermiiiée 
avec I'addirioi~ des sculptiires d e  Laval  marquis et 

nous devons lui savoir gré d'avoir su harmoniser le 
style d c  ses œ u v r e s  à celui de  son r é p u t e  pré-  
decesscur. André IJaquet. 
Saint-Cl~arles peiit se glorifier d'être probablement la 
seille église ail pays ?I devoir son entière décoration 
intérieure i deux de ses fils. Ils ont accon~pl i  u n e  
cPuvre magnifique dont nous pouvons être Fiers car ils 
ont fait de notre église iin véritable jovaii. 

hi. Marius Rarbe;iii aurait plus que jamais raison cle 
déclarer q u e  d'église de Saint-Cliarles est l'iine des 
plus beUes de la Province.. 

Nous somnîes liéritiers d'un riche et magnfique piitci- 
moine religieux. Soyons donc reconnaissants envers 
cciix qui l'ont bâti et suivons la voie qu'ils noiis ont 
tracée tout au long de ces deux cent cinquante ans. 

pur Ra.yjnond Préz~ost 



La niilice a joué, forcémenr, un cale de tout premier plan dans I'lustoire de notre pays et elle a des titres véritables a la gloire. 
Elle est née des guerres avec les Iroquois [. . . 1 

Dès 1669, la milice avait acquis une organisation stable par toute la colonie. M. de CourceUe, d'ordre du roi, divisa les Iiabi- 
kmts en compagrues, cornmaiidées par des capiîaines, des lieutenants et des enseignes. Ces milices se réunissaient en nie de 
l'exercice, par escouade ou par compagnie une fois par semaine; puis dans l'ensemble, une fois l'an. Tout honime iigé de 16 à 
60 ans, ~(habitmt, domestique, ouvrier,), étajt astreiiit à l'exercice sauf les ofiîciers d'épée et d'adminjsintion cide.  Chaqiie 
rnilicien possédait son fusil, qiie I'iniendani fournissajt, niais à charge de remboursement. Officiers et Iiommes servaient a titre 
bénévole. Le gouverneur cornnimd;ut en chef. Les milices des goiiuemcrnents de Québec, des Trois-Rivières et de Montréal 
relevajent d'un colonel, de majors et d'itjdes-majors. Cliaque paroisse constitiiait, par ailleurs, une compagnie à effectif vari- 
able et commandée par des capitaines, lieuienarits, enseignes, sergents, caporaux et cadets: les trois sous-officiers apparte- 
liaient souveril aux troupes de la niarine. On ne connaît guère l'uniforme des mihciens. On sait toutefois qu'à la 6n du régime 
ils recevnient une partie des effets d'hahillenient, dont le (<capot>% é h t  ta partie essentielie et distiriciive. On y ajouiair la 
chemise, le «brayel», les miuses, les <mmwtesl. et les niocassins (parce qu'ils ;lll;Lienl surtout a raquenes). Le signe distinc- 
tif des officiers é ~ t  l'épée et surtout le hausse-col de cuivre doré. 

Les capitaines de côte et de milice, désignés par le gouverneur, reniplissaknt bien d'autres fonctions au service du roi: djrec- 
tion des iravaux piiblics, transport des troupes et des raritaillements, transmission des dépêches, publication des urdon- 
nances, eic. En retour, ils recevaieiit certains droits et horineurs. En somme, ils ktaierit les agents de l'intendant ei du grand 
Voyer. 

Le père Le Jeiine cite cette appréciation de Bourlaoiaqzie, publiée en 1762: .Les milices du Canada son1 rrès bonnes; il y a 
dans le pays beaucoup plus d'liommes naturellement couragetu que dans les autres; on peut mettre sous les armes, en temps 
de guerre, 8,000 bons miliciens; si les leilées sont faites avec clioix, on p o u m  pousser la levée jusqu'a onze ou douze riiille 
bonunes.. Dans les dernières années du régime, les milices secondèreni puissrnient l'armée régulière, malgré des diver- 
gences dans le comrnmdement. 

L'orgmisalion de la milice se mdntint intégralement sous le réginie anglais. En 1775, les rmliciens ont certaiiiement conservé 
à l'Angleterre les colonies qiii, sans e u ,  auraient été sournises au même régime que Ics États-unis. Durait la guerre de 18 12, 
les milices canacltemes se sont bainies avec autani de vaillance et d'efficacité. A Cltateauguay, Sdilaberty rempolia. iine bnliante 
victoire à la tête de rmliciens, dont un des corps se perpétue dans I'actliel régirnent de Cliateauguay. 

Les mhces continuaient donc a jouer le rBle de psernier plan qui avait été le leiir sous le régime Rançajs. Qn peut dire en effet 
que, sais  les milices, la Nouvelle-France n'aurait pas résiste.' 

1 Texte tire de I'Enqclopédie Grolier, édition 1947- 1948, Volume 7, pp. 227-228 



FILlATlON DES N14ûUU' 

Nous avons établi une filiation descendante d'une fanulle Nadeau de BeUechasse. Elle passe par le hpitcline 
Joseph Nadeau et par son père Denis Nadeau. C'est iine branche i laquelle peuvent se greffer plusieiirs 
fanUlles Nadeau de la région. Elle pourrocit généralement remonter à leur origine jiisqii'en Fmce eri par- 
mnt de leur père, grand-père ou arrière-grand-père mentionné dans cette GLiation. 

1 Joseph Osanny niafié en nov. 1665 à Québec Marguerile Abraham 

11 Den.is 
Capitaine de milice 

III Joseph4: 
Capitaine de milice 
Meiinier 

\ Joseph 

Vil Josepli 

VIII Joseph-Alphonse 
ancien secrétaire- 
trésorier (le Si-Cliarles 

IX Robert 

marié le 9- 1 1 - 1695 il Beauniont Charlotte Lacasse 

marié le 12-2- 1723 à Be;iumonl 

niariée le 22-1 1- 17 j6 à Si-Cliarles 

marié le 30-01-1787 à St-Cliarles 

marié le 1 6-0 1 - 1821 a Si-Cliarles 

niar-ié le 10-05- 1886 à Si-Cliarles 

marié le 10- 1 1- 1919 à Beaurriont 

marié le 25-07-1959 à St-Charles 

Marie-Jeinne Harnois 

Charlotte Gosseljn 

Françoise Rémiliard 

Pliilomène Paqiiet 

Yvonne Guay 

1 Fernaid HGlie Breton - ExIrait de « Au fil des Ans *, Socié16 hisioriqiie de Bellechfise. Vol. 3, N" 1 .  



1751-07-20 Huot, Nicolas (1739-1771) 

SOMMAIRE 

P q e  du sieur Josepli Nadeau, capitaine de la compagnie de la Rivière Boyer, d'une 
terre et du pcodiut d'un inirneuble entre lui, les enfalits de sa premiEre  ous se, Angélique Turgeon, el 

leur conjoinl réunis daris sa maison de St-Cl~arles de la civière Boyer. 

Joseph Nadeau esr devenue vmuf (s de Angéliqiie à CIiR le 1750-04-06) et s'est rerna- 
ri6 à M-Anne Harnois (Québec, le 175 1-0 j-25) d'oh la perrinence ou la convenance de ce partage. 

1762-01-21 Saillant de Coliégien, François (1750-1776) 

Vente de parts (l'une terre située R St-Cliarles de la Rviére-Boyer. Ces parties d'une 
terre appa-lenant à Joseph Nadeaii, capiîaine de milice, qui les a données en héritage à ses enfants et à 
chacun de leur conjoint, par un acre daté di1 175 1-07-20. 

Cet acte du 1762-01-21 nous apprend et confirine le décès dii capitaine Joseph 
kidcau ... acte passé ... (( dans 121 maison diidit défunt Jasepli Nadeail leur père ... N 

Counoisie de M. Maurice Coulsil, C;rp Rouge, Qc 

.q->+g 



Extrait du Décret d'érecdon de la paroisse 
Saint-Charles, Rivière Boyer, en date du 24 février 1827. 

[...] Nous avons érigé et éngeons par les présentes en titre de cure et de paroisse, sous l'invocation de saint 

Charles Borromée, évêque et confesseur, les dites parties de fiefs et de Seigneurie ci-après désignées, corn- 

prenant une éteridue de territoire d'environ neuf d e s  de front sur quatre d e s  et demi de profondeur; 

bornées au sud-ouest par la ligne qui sépare le comté de Hartford de celui de Dorchester; au nord-est par 

la ligne seigneuride et paroisse de Saint-Michel de la Duranmye; au nord par la ligne paroissiale de Saint- 

Étienne de Beaumorii, laquelle iigne passe au bout de la profondeiir des terres d'une concession appeiee 

communément ViUe-Marie; et au siid par un niisseau nommé vulgairenient (c Le Bras ,, et suivant la pro- 

fondeur que portent les titres des habitants de la concession nornmée ItHêtrière. 

Cazeau, secrétaire 

Abbé A. Proulx, op. cité, p. 147 



ANNEXE 6 

Les Sœurs de la Charité de Québec à Saint-Charles 

Ehwaits du compte-rendu de l'assemblée des marguilliers tenue le 5 mi 1878. 

« Mr le Curé liii ensujte a u  marguiüiers la réponse suivante de Mgr l'Archevêque 

"Québec, le 22 avni 1878" 

"Rév. M Mariineau pire, Curé, S.Cha1esu 

"Mr le Curé," 

"Dans voire leiire du 10 avril vous m'exposez le désir que vous avez de voir des Sœurs de la Chari té établir 
lin Couvent cians la maison que feu Mr Perras, un de vos prédécesseurs, a léguée (vendue) à la Fabrique de 
S.Charles. D'après l'bistoriq~ie que vous Ine faites de cette majson, et des tracasseries qu'elle a suscitées :d 
la Fabrique et aux Curés de la paroisse, je pense que la cession de ce bâtiment i une Communailté est bien 
le meilleur, sinon I'unjque moyen de mekre ûn à ces troubles, et de protéger la FabRque. Aussi j'approuve 
le projet et je lui donne ma bénédiction ansi qu'à tous ceux qiii aideront la bonne euvre." 

Avant d'en venir it cette détermination j'aj du prendre des informatjons pour m'ssurer que ce nouveau 
couvenl ne nuira pas à ceux qui existelit déjà et c'est cc qui vous expliquera le retard apport-té à nia 
réponse. 

~gréez,  Mr le Curé lfassur.ance de mon sincère atiaclienient. "» 

E.A. Arclie\ique de Québec 
(E.A. Tascliereau) 

M r  le Cur6 ajoura qu'après la réceprion de cette leiire de Mgr. l'tlrclievêque, il s'était adressé à la 
Supérieure dn Sœurs de la Cliarité (Sr Marie du Sacré-Cœur) et lui avait communiqué son proje1 de dona- 
tion, etc., ajoutant qu'il se cllargeait de faire construire, à ses frais, une nile à deux étages 3 la maison déjà 
exiskante, afin de donner à ce! édifice toiit le confort nécessaire 2 un Couvent, que le 3 mai, il ai7ai1 reçu de 
la dite Supérieure, une réponse qui Lui disait que sa Communauté consentait à se charger de la maison 
offerte, et à exercer leurs œuvres dans la p;lroisse de San t-Cliarles. 



EnGn Mr le Curé fit voir les avanbges qii'il y avait dans cette donation, tant pour la Fabrique que pour la 
Paroisse; pilis il demanda aux rnarpdiiers s'ils entraient dans ses vues et s'ils consentaient à celte dona- 
tion. 

Tous les marguilliers présents répondirent par une exclamation dc joie qu'ils approuvaient très volontiers 
ce projet et qu'ils aulorisaieiii Mr le Curé et le marguillier en esercice, M r  Joseph Fournier, à signer la dite 
donation," 

Sur la proposition qii'en fit Mr le Curé, ils décidérent que le banc 1, h n g é e  A, réservé jiisqu'ici à Mr 
Loujs-Pierre-Huber~ Surgeon, Seigneur, serait désormais laissé à l'usage des Sœurs de la Charité, jusqii'à 
révocation de la pan de la Fabrique." r... 1 

Le six mai de la rnênie année, Mr le Curé et hJr Josepli Fournier, autorisés comme ci-dessus, signaient chez 
les Sœiirs de la Charité, i Québec, l'acte de la siisdite donaiion, notarié par E Acluüas Mercier, Ecr. N.P. de 
Saint-M~chel, et le faisaient enregistrer le 28 juin 1878, au Bureau dfEnregisrrement de Bellechasse sous le 
No. 17,200."[ ... ] 

"Pendani l'été 1878, Mr le Curé 6t reculer et réparer le hangar, et construire I'ajle mentionnée ci-liaut. Ces 
travaux, y conipris la chapelle, les vues sacrés, ornements, lampes, chemin de Croix, etc.erc., lui coûtèrent 
environ 1500,00 $. 

Ide Ç sepienibre 1878, arrivaient i Saint-Cliarles les quatre fondatrices de cet é~blissernent, savoir; 1.a Rév. 
Sr Marie de l'Ange Gardien (née Marie Rose de Lima Marchand, de S;iint-Antoine de Tilly) ,Supérieur; Rév. 
Sr Sie-Eugénie (née Marie Zoé Labrecclue, de Saint-Roch de Québec), assistante; Rév. Sr Ste-Anysie (née 
Nirie ~di t l i  Aibenise Dessaint dit St-Pierre, de N.D. du Portage), première rnlûtrfise de classe; Rév. Sr Ste- 
Mnthilde (née Marie Aurélie Dubois, de Saint-Nicolas), deuxième institiitrice, riiais comnie la précédente, 
preniière en capacité." 

Cahier des Délibératioris de Fabrique, 1859- 1932, pp.99- 102 



La Poste à Saint-Charles 

Un bureau de poste fu t  o&cieliement établi h Saint-Cliarles le 6 juin 1851. Jusqu'à cette date notre bureau 
était une desserte de celui de Bewmont. 

Il fut designé sous le nom de Sr. Charles River Boyer jusqu'au 1" mai 1905 -------- 

dors qu'iJ pril son nom officiel actuel, soit Saint-Charles-de-BeUechasse. 

« La seule marque postale ancienne de ce Lieu est la marque 
à double cercle brisé "St. Charles River Boyer C.B." qui fut 
employé de 1853 à 1870. Elle est connue en noir et bleu. ,)' 

Voici la liste complète des rnaitres de poste qui se sont succédés à Saint-Clinrles ainsi que la locaUon du 
bureau où ils ont œuvré. 

Maître de poste En Fonction 

Josepli Montminy 

Edmond Bilodeau 
Joseph Lapointe 
Swibert Carrière 

Ricliard L. Boulanger 
Raymond Prévost 
Yveite Lachmce 
J.P. Gagnon 
Céde Lafond Leblond 
René Fournier 

Location de bureau 
(adresse actuelle) 

2834, ave. Royale 
id. 
id. 

2824, ave. Royale 
2840, ave. Royale 

et 2812, ave. Royale 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

1 Chrislime Rucher et Jacques Poiiras - Socltkté Iùstorique de BeUecliasse -Au Fil des Ans - Vol. 8, N"1, p.7 



;:,iiv>ri coristniite eri 1753 qiii 9 i . i . i t  d e  liiireaii de lioste de 1529 1895 
hdreiw civiqiie ;zcliiclle , 2354, :ii:eillie Ko!':ile 

Ptiotri hlti-ie S. Honrie;iu 

Maison de Srvibert C3rrièw. iiiaître de poste llil-1939. 
A d r e x  seieicjiie acluelle 2840, ai7e[iiie Koydle 

Ptloio , 41ine. S. Boi~izenii 



Passage à Saint-Charles 
de nos Souverains le Roi Georges V I  et la Reine Élizabeth 

Lundi soir, le IL juin 1939, après avoir quit14 Lévis, le irain royd devaii arrêicr 
à Saint-Charles pour laisser une loconiolive. Des démarclies répétéfi du Curk, 
du M&re et du Dépiité fédéfid ont obtenii que le coiiuoi s'mQât a I'at de la 
station et non à l'ouest tel que décrkté, afin que la populaiioii pût voir et 
acclamer. I.eurs MajesGs. L'arrêt n'était que dc trois minutes. 

d l'arrivée du ~ r i ~ )  une foule considérable eiiiourail le convoi. II y eur quelques 
instants d'hksitation. On s'attendait i voir le Roi et la Reine paraitre à leiir Lid- 
con, mais il n'y awii aucune réception au programme et Leiirs Majestés étaie,nt 
à leur dîiier. LA fciiile se mei dors à les acclamer. 

Soudaiii la porte s'ouvre lentement er pardi ... notre g ~ c i e u s e  Sauver~iie suilje 
de Sa Majesté le Roi. 1,es acclamaiions redoublent: Vive la reine Elizabeth! Llve 
le roi Gcorgfi! 

CE moment deux gentilles boiiqiietières, de Iiiiil ans, Paiiline Kouiliier ct 
Gluslaine i.acroh sont hissCes par les olYiciers de la Genàarmerie Royale ail 
kalcoii dc Leurs MajesiCs; ellcs présentent uii joli bouquet de flciirs y i n -  
tanières. La reine remercie ei respire Ic parfum des fleurs; puis eue se penche 
vers les crifianis et leur demande de répéter ce qii'ellfi ont dit: car eues ont dii 
qiielque chose que les bmih de la foule on couvert. Le Roi s'approche ei prêie 
l'oreille, ei l'on entend deux peiites voix argentines égrener distinctement: q( En 
honimage (le la parfaite loyaiilé du  Cmida français. Uii bonjour canadien nu.< 
cletites ~rincesses.- Sa Maiesté la Reine prend les mains des petites mes, ses 
ycux s'hurnecieni de Irirmn et elle remercie de iiouile~u. Elle dcmmde aiil 
enfats leur  iioin et leur âge cr leur dit, comme l e  train s'ébranle: * On s'eii 
 souviendra,^ et Sa Majesté le Roi ajoiiie : 4 Certainement. >> 

Les yaroissieiis de Sainl-Cliarl~s <( s'en souvien- 
dront- eiis aiissi, - longiemps, - ei remercierit 
cordialement inus ceux qui leur uni procuré 
cette ioie et ce1 hoiiiieur. 

- - La foide enianne dl Cana&* et pendant que le - - - d 

convoi s'éloigne, le Roi et la Reine - le Roi 

George5 Coté. ptre 
Curé 

surtout - envo!iaiit la m a i n  longtemps . 
longtemps .. 

'îexie inlégrai du compte-rendu inscrit dans le reg- 
istre des Receites et Dépenses de la RI~rique 1932- 
1365, pp. 64-65. 

l 



ST-CHARLFS DE BELLECHASSE F Draniallqiie SOIREE et Miisicale 
riok3-k P A R  

CLILES ETUDIAN'XS7' 
.Sou* le Pal'nlmnagc rlu 

I ROvd. C.-16. PAG*, Cufb 

A U  PROFIT D'UNE BONNE E U V R E  

JEUDI et VENDREDI, 12 e t  13 Aout 1909 
PROGRAMME 

. . . . . . .  1 .  %Io tle piano Mllr  ALrca N A D E A U  
2- " LE DOCTEUR OSCAR " 

Conildiv VIL un acte par A. Jlnm 

. . . . .  3. Cltarison coniiquc par M. A ~ r n .  ~ ' A D R A U  

4. DÇclzm~atioa par . . . . . . .  M. J.-AI. LACROIX 
5. " PEINTRE Fî MUSICIEN " 

CouiWic cm iie ~ C I C  pi L?ndncii 

6 Solo dc violou par . . . . . .  hl. ,2~7?x. TDRGEON 
Acmaipgncnicni dc p~yno  pr Mlle .i Nodroii 

1 7.  DEc1n:ii:iiion par.  . . . . . . .  I I .  C. RII~,\u)I# ' 
S. " U N  JEUNE HOMME PRESSE" 

Conihlic rn ris ncic p.:r .* Labiche 
l 

y ~ c l a m a i i o ! i  par . . . . . . .  JI. ] . - X I .  LACROIS 
10. Solo dc pion0 p3r . . . . . .  Mlle A NADEAU 
II. " SOUPFLEZ-MOI DANS L'EIL" 

Cmnhlic cn ria nçic pu h' Lnbtclic. 

I 2. Solo de Piano . . . . .  par Xlellc A .  X A D E A U  
13. O hnndn.  = TnLlnu viv3ni > m .  

" LE DOCTEUR OSCAR" 
P E R S O N N I C E S  

Osmr XIorisseati, ?g atiç . . . . .  hl .  ].-B. l . h c ~ o ~ x  
. . .  XIoriseari. père d'Oscnr, 50 niis Si. Jos. Rourirreu 

. . . .  Briquet. dmiicïiiquc d O m r  ht. J.-.i. ?TADEAU 
. . . . . . . .  Groslait. pa)m:.i;i hi. C. R n f t ~ ü i l ~  

Narciw, ctomesiiqur dc Monwni i  . . h l .  J.- LI. LACROIS 
Jolibis, nniatcnr . S I  . . . . . . . . . . .  

Ln =&ne est 4 Paris. De. JIOS jours. 

"PEINTRE ET IIUStCIEN" 
PCRSONNAQES 

Fnmisol. musicicn . . . . .  . M. M. RROWN 
hrant ic .  peintre . . . . . . .  h l .  A. ROUI.>:AI* 
Albert. domcsti(~uc . . . . . . .  XI. XLii. GAUHUN 
Rondouille, propriéhiré d'litiel . . .  N. J.-B Lacaols 
Pompicr, gcndnrme 

L n  çfPnc se p m c  dans 13 bnolieue dc Paris, de um jours. 

UnTJJ3UiVEHU~J~EPTZESSB : 
P E R S O W N A O E S  

Dudard . . . . . - . . . . .  hl, ].-il. LACROIX 
Patitbichct . . . . - . . . . .  A l .  ].-A. N h n n ~ u  
Colardeou . . . . - . . . . . .  hl. ]W. Poorrr?~ 

" SOUFFLEZ-MOI DANS L'OEIL " 
P E R S O N N A Q E S  

Moiiil1cho:iclie . . . . . . . . .  M, J . - M .  LACROIX 
Tropiczi . . . . . - . . . . . .  C.-E. R ~ X I ~ A L ' U I  
I.a sdue se p s t  dans un pat?llou isolé. au niilieu d'un 

hais, h 15 lieues de Paris 

Ood Save Ille Klng. O Canada 1 

BiBgeP r6aerv8s : S5ats. 
AdmlsslOn : 2Bots.  Enfants: ii3cts. 

Les damcs =ni priCes d'aier lcurç cl inpni ix.  
. ..-! 



STATISTIQUES V I T U S  DE LA PAROISSE DE SALNT-CHARLES 

De 1749 à 1998 inclusi~lemenl. ont été enregistrés dais les régisttes p;lroissiauit: 
17. 666 baptêmes. 3. 5 16 mariages. 9. 437 sépultures . 

Dans chacun de ces domaines. les années remarquables furent :' 

BaptEmes Mariages Sépultures 

Année . Nombre Année . Nombre Aonée . Nombre 

- . 

1 E u t d t  du registre paroissiai des B.M.S. 1307.1')18, pp . 478-492 





NOM ÂGE DECES lNH"UMATI0N 

WiErid L'Heureux .............. 18 ans ...... fils de Rosario et ,btoine#e Gaumond ................ 10-10 .................. 1 1-10 

Marie Fortin ...................... 37 ms ...... épouse de Georges Bouchard ............................ 09- 10 .................. 1 1- 10 

Orner Rousseau ................ 19 ans ...... t3s d'hdklat-d et 1.éonie Bergeron ........................ 10- 10 .................. 1 1 - 10 

Albert Fournjer .................. 7 ans ........ fils d'Octave et Al berthe Robertson .................... 10- 10 .................. 1 1-10 

Rose Frildette .................... IO ms ...... de Jean et PlUlornène Blais .......................... 10- 10 .................. 1 1-10 

Félix Trudel ...................... 66 ans ...... épous (le Cézarie Bélanger .................................. 09-10 .................. 12-10 

Anonyme ............................................ e&nt (l'Orner Couture et R h r e  Dion ................ 1 1-10 .................. 12-10 

h a  Nadeau .................... 33 ans ...... épouse de joseph Asselin .................................... 12-10 .................. 14-10 

C é d d  ]:abrie .................... 15 ans ...... 61s de Napoléon et Adèle Bouchat-d .................... 13- 10 .................. 14-10 

Alphonse Fournier ............ 1 jour ........ fils de Josepli et El.mire Pré~fost .......................... 13- 10 .................. 14-10 

Elmire Prévost .................. 39 ans ...... éliouse de Joseph Fournier ................................ 13-10 ................. . 1  4- 1 0 

Eugéne Cliabot .................. 36 ans ...... épous dlAlexina Beaudoin .................................. 14- 10 .................. 15-10 

...................... Elmire Dion 3 1 ans ...... épouse d'orner Couture ...................................... 13- 10 ................. .1 5- 10 

bas Vallière .................... 35 ans ...... épouse de Louis Gon thier .................................. 14-10 .................. 16-10 

Cécile hiartineau .............. 2 ans ........ 6Ue de Pierre et Abne Fournier .......................... 16-10 .................. 17-10 

Émile Bilodeau .................. 24 ans ...... as de '[liomits et Phdomène 'Iiirgeon ............... -16- 10 ................. .1 8- 10 

Clara Ruel ........................ 3 ms ...... épouse de Gaudiose Gagnon ........................ .,. .. 16- 10 ................. .1 8- 10 

Philomène Coulonibe ........ 78 ans ...... épouse d'André Blancliet ................................... 1 1  0 .................. 18-iO 

Caroline Blanchet .............. 2 1 ms ...... füle (le feu Amédée et h a n d a  Coumre .............. 17- 10 ................. .1 8- 10 

Doniit temelin .................. 42 ms ...... épow (le Lé& Asseljn ........................................ 1 -  0 ................. 20-  10 

Luc Cosselin ...................... 4 üns ........ €ils d '  Arthur et ivlelvina Noël ................................ 19- 10 ................. .20 -10 

Mhur Çamson .................. 18 ans; ...... Us de Joseph et Lydia Cantiii .............................. 15-10 .................. 20-10 

Ayre Leclerc .................... 21 ms ...... f l ls de feu Pierre et MaJifina Plante ...................... 26-10 .................. 26- 10 

EmiIe Courchesne ............ 21 ans ...... f i l s  de Louis et Rose de Linin Thenien ................ 27-1 O .................. 28-10 

Joseph Pelcliat .................. 18 ans ...... 6Js de Joseph et Amandi Bolduc ........................ 28-10 .................. 29-10 

Marie Gosselin .................. 66 ans ...... veuve de 1:élix Rue1 ............................................ 0 1 - 1 1 .................. 02- 1 1 

Denise Nadeüu .................. 42 ;ms ...... épouse d'Ar-tliur Aubé ........................................ O 1 1 .................. 07- 1 1 

Fitmin Côté ...................... 76 ans ...... \leid de Rosalie Crépeauli .................................. . .2  8- 1 1 ................ ..30-1. 1 

Exrmil du Regislre paroissial des U.M.S. 1907-19 18, 1ip . 478-492 



ANNEXE 12 

Les curés de Saint-Charles 

Sarault Loiiis Pascd ......... ., . ., ............................................................. .174 9. 1734 

Laliadie M . 'Thomas (nommé sais ttre ileiii~) ...................................... 1795 

Roy Jean-Joseph ................................................................................ 1 795- 1799 

Perras Jean-Baplisie ......................................................................... 173')- 1837 

Villeneii~le Pierre .............................................................................. 1 8 3  7- 1856 

Marrineau David ................................................................................ 1856- 1882 

Cloiilier Charles-François ................................................................ 1882- 1896 

Beaudoin J . Daniasise ........................................................................ 1896- 1905 

Pagé Edouard ...................................................................................... 1905- 19 10 

Faucliet Adjutor ................................................................................ 1910-1920 

Poulin ,4lexis ........................................................................................ 1920-1 927 

A ,  

Cote Georges ........................................ .. ....................................... 1927-1955 

'ïariguay Napoléon .............................................................................. 1955-1967 

Moreiiq~ Henri .................................................................................... 1967-1986 

Saillargeon Jean .................................................................................. 1986- 1992 

Lapointe Geivais ................................................................................. .199 2- 1997 

................................................................................ Gosselin Léonce 1997 . . .  
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