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,,!/~ til des decennies, plusieurs municipalites de
Bellechasse ont profite de l'occasion privilegiee que
constitue la commemoration de leur fondation pour se
doter de leur monographie de paroisse. II s 'agit 1£1
d'une entreprise considerable qui demande des an
nees de patienterecherche. La tache s'avere d'autant
plus ardue que I'historien amateur doit entreprendre
« I' reuvre de sa vie» avec des moyens souvent tres
limites.

Toutefois, notre paroisse, qui commemore cette
annee son centieme anniversaire, beneficiait de soli
des assises lorsque vint Ie temps d'entreprendre, au
mois de juin 2000, les quelque 500 pages de notre ri
che histoire collective: ;00 ans de souvenirs ...
Rejlet de notre avenir I Mais encore fallait-il que
ces souvenirs nous parviennent, qll'ils se conservent
et qu'ils soient mis en valeur.

Acet egard, nous devons beaucoup aJules-Adrien
Kirouac, cure de Saint-Malachie de 1903 a1910 qui;
au debut du siecle, consacrait un chapitre aI'histoire de
notre paroisse dans son Hisloire de Sainl-Malachie.

Quelque quarante ans plus tard, Marie-Louise
Dorval (Mme Hector Pelchat) reprenait pour I'essen
tielles ecrits de I'abbe Kirouac dans un court resume
de l'histoire de notre paroisse publie dans une mono
graphie collective des paroisses des comtes de
Bellechasse, Dorchester, Beauce, Levis et Frontenac par
Ia Federation des Cercles de Fennieres du Quebec.

II faut toutefois attendre au milieu des annees 1970
avant que soient entreprises les recherches methodi
ques qui vont conduire ulterieurement a la realisation
de cette monographie de paroisse. Claude Lachance
historien de formation, commence aaccumuler, pa;
l'entremise de differents projets d'emplois d'ete pour
Ies etudiants, les materiaux de base qui vont conduire,
au milieu des annees 1980, ala publication d'un reper
toire des baptemes, mariages et sepultures de Saint
Nazaire.

Toujours au cours des annees 1970, de patientes
recherches permettent d 'accumuler des informations
precieuses qui, autrement, auraient ete irremediable
ment perdues. Nazaire Lachance, Marie-Louise
Dorval, Adelard Bruneau, Ernest Jolin, Alice Jolin.
Alice Tanguay, Edmond Gaulin, Anselme Jolin, entr~
autres pionniers, precieux temoins des annees epiques
des debuts de notre paroisse, sont alors interviewes.

En 1990, Claude Lachance publie egalement un
repertoire des manages et sepultures de Saint-Malachie
et un repertoire analogue COUVTant la paroisse de
Saint-Leon-de-Standon. Ces differents outils s'ave
reront fort utiles dans Ie processus de redaction de
notre histoire de paroisse lorsque viendra Ie temps de
preciser ou de con firmer plusieurs informations trans
mises par la tradition orale.

Au fd des ans, d 'autres outils de recherche indis
pensables s'accumulent, notamment l'histoire des
familles pionnieres de notre paroisse ainsi qu 'une im
pressionnante banque de photographies anciennes.

Mentionnons aussi I'apport de Femande Lachance
qui, avec une clairvoyance remarquable, a contribue a
sauvegarder une partie des archives ecrites de notre
premiere caisse populaire. Sans l'intervention de
Femande, ces precieux documents auraient probable
ment ete detruits. Mentionnons aussi Ie temoignage
de Rene Blais, cite frequemment dans ce volume.

La vision qui a guide la redaction de ce livre se
traduit par un constant respect pour ceux qui nous ont
precedes et nous ont montre, par leur exemple, la voie
du depassement. Au-dela de leurs petits travers, de
leurs divergences passageres, les gens de Saint
Nazaire ont contribue aecrire une histoire vivante et
fascinante, une bistoire qui leur appartient et qu'i1s
redecouvriront dans ce volume avec un plaisir et une
fierte bien legitimes.
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en tant que responsable de la redaction de no-

tre monographie de paroisse, il m'est agreable de
partager avec la population de Saint-Nazaire, et ses
ex-residants, ce moment priv ilegie de notre.i eUDe et
feconde histoire. Que de chemin parcouru en un sie
cle, mais aussi que d'exemples de labeur et de tenacite.
Ce livre se veut un temoignage du courage de nos
ancetres, mais il veut aussi rappeler aux generations
futures les valeurs qui ont contribue a batir un coin de
pays si pittoresque et si attachant.

Les gens de Saint-Nazaire sont des historiens
naturels et leur experience de vie, si fascinante et si
enrichissante, se reflete tout au long de ce livre. Cette
monographie est en quelque sorte leur miroir. Parions
qu'a j'occasion de ces imposantes festivites, ils se
trouveront particulierement beaux! Et pourquoi pas?
On n'a pas tous les jours cent ans! 100 ans de
souvenirs... Rejlel de noIre avenir I Un avenir ou
les generations futures trouveront, je ['espere, Ie plein
epanouissement de leurs riches potentialites indivi
duelles et collectives.

Andre Beaudoin



.9~nneede notre centenaire est un moment pro
pice au bilan de nos plus belles realisations individuelles
et collectives. Avec ses riches chapitres acaractere
historique et son impressionnant chapitre dedi6 a nos
familles, 100 ans de souvenirs .,. Rejlet de notre
avenir! veut transmettre I'heritage culturel et patri
monial de notre belle Iocalite aux enfants et petits
enfants de Saint-Nazaire. Ce superbe volume porte
Ie temoignage du courage, de la tenacite et de la fierte
manifestes par nos ancetres.

L'an 2002 est aussi un moment favorable ala tete.
Se preparer avec autant d'ardeur, c'est reconnaitre
que l'engagement benevole des gens de Saint-Nazaire
constitue Ie meilleur gage de notre avenir.

En mon nom personnel et au nom de notre con
seil municipal, if m'est tres agreable de souhaiter aux
residants de Saint-Nazaire eta nos ex-residants d'heu
reuses festivites.

)J~~~~
Ghyslaine Cote-Belanger



L/i Ya des moments dans la vie ou il faut pren
dre Je temps de s'arreter pour faire Ie point, pour poser
un regard sur notre passe aftn de mieux envisager
I'avenir. Certains evenements palticuliers nous por
tent naturellement afaire ce genre de refJexion et la
commemoration d'un centenaire en est surement un.

C'est pourquoi Ie comM organisateur des fetes
du centenaire de Saint-Nazaire s'est donne comme
objectjf de faire de ces activites une occasion de
« 174 retrouvailles », une occasion de revoir parents
et amis pour partager nos souvenirs communs.

Nous avons aussi voulu vous laisser un souvenir
imperissable de cet evenement en vous offrant ce
magnifique volume qui vous rappellera au ftl des ans,
en images et en mots, I' histoire des cent premieres
antH~es de notre paroisse.

L'histoire d'une municipalite, comme l'histoire
d 'un pays, est avant tout I'histoire des gens qui l' ont
habitee.

Bonne lecture.

Clement Fillion, president

Comite du centenaire de Saint-Nazaire
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,SYrchidiocese de Quebec

Aux paroissiens et paroissiennes de Saint-Nazaire
de Bellechasse

Le centieme anniversaire de votre paroisse nous
invite arappeler Ie courage, 1a tenacite et la genero
site de ceux et celles qui ont fayonne Ie visage de votre
dynamique communaute.

Oui, cent annees de foi, de solidarite, d'entraide
communautaire et de projets partages : que la recon
naissance et 1a fierte habitent ces festivites, moment
de belle memoire certes, mais aussi et surtout regard
entreprenant vers I'avenir !

A tous ceux et celles qui ant Jaisse trace de leur
engagement et de leur solidarite ; a taus les pasteurs
qui ont accompagne la route de chacune et de cha
cun : vive gratitude et fidele memoire !

Que Ie Seigneur vous benisse ainsi que taus vos
projets d'avenir.

t Maurice Couture, s.v.

Archeveque de Quebec



Lue Boudreau/t. Daniel J. Jac.ques
et Marie·Josee Boulet

L- iot~e centenaire ... une fleur d'esperance !
C'est sur ce ton que votre equipe pastorale vient de
tout cceur vous souhaiter un merveilleux centenaire ,

Depuis les debuts de Saint-Nazaire, plusieurs pas
teurs vous ont accompagnes sur 1a route tout humaine
et celie de la foi. Chacun a donne sans aucun doute Ie
meilleur de lui-meme pour que Ie bonheur vous habite
et que votre foi soit un phare d'esperance. Le cente
naire nous ramene, bien sur, en amere pour apprecier
les fruits recoltes, mais il nous invite aussi anous tour
ner resolument vers I'avenir.

II faut atout prix que nos fetes soient annonciatri
ces d'un demain heureux et prospere. Tout d'abord,
que toute vie humaine debordante de joie de vivre soit
en meme temps une communion forte avec les autres
pour une vie communautaire bienfaisante. Puis que
l'accueil de l'amour du Pere de Jesus en chacun et
chacune fasse rayonner la foi comme un grand lumi
naire. Et ne chassons pas les reves qui fa~onneront

un demain meilleur.

Votre equipe pastorale vous accompagne avec
bonheur dans ces fetes du centenaire. Notre priere
commune est action de graces pour Ie travail fort et
valeureux de tous ceux et toutes ceHes qui ont bali
notre paroisse. Notre priere commune est encore pour
que nos fetes temoignent de notre grande solidarite et
de notre belle fratemite. Et notre priere commune est
aussi intercession pour que Ie Seigneur continue de
vous benir en une tendresse unique. Merci de cele
brer avec autant d 'enthousiasme. Merci de garder
votre foi signifiante. Nous sommes avec vous.

Votre equipe pastorale

./kc:e.-fiee !J&Ol.Idi, agenle de pastorale

!:If£.- !JiJoUdreaad, membre d'Equipe en solidarile

g;;t7~ie/J c!kff'£f»,
moderateur d' Equipe en solidarite



'-- /fos~ usages, nos traditions, notre culture, notre

langue, voila autant d'elt~ments qui temoignent de la
vigueur d'une nation.

Pour nous, gens de BeUechasse, I'histoire a voulu
que notre passe s'eta1e sur plusieurs siecles. Ou Saint
Laurent aux Appalaches, notre vaste territoire OU se
succedent plaines, vallees et montagnes fait foi de no
tre diversite. Nos paysages bucoliques se veulenl un
ravissement perpetuel.

Parmi toutes ces municipalites, aussi attrayantes
les unes que les autres, it en est une dont Ie dyna
misme compense pour son faible peuplement..
Saint-Nazaire, coquette municipalite agricole et fores
tiere, se veut un rouage important pour la collectivite
bellechassoise.

Bient6t centenaire, elle peut se vanter de faire
partie de notre riche patrimoine. Je me fais I'inter
prete de tous eeux qui habitent notre MRC et de tous
ceux qui se rejouissent de notre vitalite pour souhaiter
longue vie aeette municipalite et pour feliciter tous
ceux qui ont eu la brillante idee de souligner eet eve
nement historique.

Real Lapierre, prefet

II
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ASSEMBLEE NATIONALE

QUEBEC

Cheres Nazaireennes,

Chers Nazaireens,

,-?A~tre de depute de Bellechasse a I' Assemblee
nationale, c'est un honneur et un privilege que de pou
voir adresser mes chaleureuses salutations ames
concitoyennes et ames concitoyens a l'occasion de
cet evenement majeur qu 'est Ie centenaire de Saint
Nazaire.

Cet honneur represente d 'autant plus une signifi
cation particuliere pour moi que run des valeureux
fondateurs de Saint-Nazaire fut mon arriere-grand
pere, Pierre Lachance.

La celebration du looe anniversaire de I'anivee
du premier cure residant constitue aussi un moment
propice pour rendre un hommage bien merite aces
quelques generations de femmes et d'hommes qui nous
ont si vaillamment precedes.

La publication de ce volume souvenir concretise
egalement la realisation d'un vieux reve, soit de mieux
faire conna'itre et apprecier cette belle terre d' accueil
bellechassoise.

Puisse la celebration des fetes commemoratives
et la lecture de cet ouvrage historique nous faire de
couvrir Ie courage, la determination et la tenacite de
nos ancetres et servir d' inspiration pour un avenir pro
metteur !

Claude Lachance

Depute de Bellechasse



Cheres concitoyennes,

Chers concitoyens,

~n 2002 marque Ie centieme anniversaire de
fondation de votre municipalite et c'est avec plaisir
que je vous offre mes meilleurs vreux.

Les faits marquants de votre histoire sont relates
dans ce volume Mite tout specialement pour 1'0cca
sion. Un precieux heritage que vous ont legue vos
predecesseurs qui, au fil des ans, ont ete temoins de
l'evolution de la municipalite de Saint-Nazaire. Ce
recit se veut un vibrant hommage it ces femmes et
ces hommes qui ont contribue a perpetuer ce senti
ment d'appartenance qui vous habite encore aujour
d 'hui et it faire de la municipalite de Saint-Nazaire un
endroi t ou il fait bon vivre.

Le passe est une richesse, Ie present une certi
tude et Ie futur un espoir etj'espere que cette grande
fete vous permettra de viVTe des moments inoublia
bles que vous leguerez avotre tour aux generations
futures.

Je vous salue et souhaite longue vie it la munici
palite de Saint-Nazaire.

-. "\

I'

Honorable Of Gilbert Normand

Depute de Bellechasse-Etchemins-Montmagny-L' Islet

/1'/'/ ~", ~ ¢ ~/... "q,,, ' ••
--------------------~~~~~
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~jlre de ministre responsable de 1a region de
Chaudiere-Appalaches, il me fait plaisir de saluer cha
leureusement 1es citoyennes et citoyens de Saint
Nazaire a l'occasion du centenaire de leur paroisse.

Cet evenement revet pour moi une importance
particuJiere puisqu'il ya 100 ans cette annee, Saint
Nazaire etait fondee apartir de terres de nos ancetres
de Saint-Leon-de-Standon et de Saint-Malachie. En
effet,je suis Dee aSainl-Leon-de-Standon et c 'est avec
fierle que je partage mes racines avec les gens de
Sainl-Nazaire.

En cette epoque ou nos activites prennent des di
mensions planetaires, nous avons besoin plus que jamais
de preserver notre identite. En ce sens, se souvenir
de notre passe par une publication qui rappellera notre
histoire aux generations futures et celebrer notre ap
partenance aune paroisse sont des gestes profonde
ment identitaires.

Que ces fetes commemoratives soient l'occasion
non seulement de celebrer entre vous, mais aussi de
partager ce bonheur et faire connaitre notre beau coin
de pays et les gens qui I'ont fait 1

Linda Goupil

Ministre d'Etat ala Solidarite socia1e,
ala Famille et a]'Enfance



("Xes Ie milieu du dix-neuvieme siecle, des pion
niers se sont installes sur ce haut plateau appalachien
parseme de cotes pour y etablir une mission. En 1902,
Ie premier cure y fondait une paroisse. C'est avec
plaisir que je vous offre mes meilleurs vceux al'occa
sion du 100c anniversaire de la paroisse de Saint
Nazaire-de-Dorchester.

Je suis heureux de m'associer a1a production de
ce livresouvenir qui constitue a la fois un hommage
aux bitisseurs et un heritage pour les generations fu
tures. Au fi I de ces pages, vous decouvrirez avec
fierte l'histoire des pionniers et celle de vos contem
porains qui, avec courage et energie, ont contribue a
batir ce magnifique coin de pays.

Je souhaite vivement que les festivites entourant
eet anniversaire pennettent de resserrer les liens qui
unissent les membres de votre paroisse.

Bernard Landry

Premier ministre du Quebec

Quebec::::



In

cfi suis heureux d 'adresser mes cordiales salu
tations atous ceux et celles qui celebrent Ie 100= anni
versaire de Saint-Nazaire.

Pendant 100 ans, les residants de Saint-Nazaire
ont partage leurs reves et leurs espoirs, batissant une
vie meilJeure pour leurs enfants et les generations fu

tures. Les fetes soulignant cet anniversaire vous
offrent une merveilleuse occasion de vous rappeler

les grands moments qui marquent l'histoire de votre
communaute. Notre passe porte en lui les promesses
de notre avenir, et il est important que nous rend ions
hommage anos ancetres en honorant leur memoire et

en cherissant les traditions qui composent notre patri
moine.

Je suis persuade que Saint-Nazaire continuera de
croitre et de s'epanouir au sein d'un pays fort et vi

goureux. Recevez mes meilleurs vceux dans les dUis
des annees avenir.

Jean Chretien

Premier ministre du Canada



~ til des annees, Ie precieux temoignage des

perSOIU1es suivantes a considerablement contribue a
enrichir notre monographie de paroisse.

Maurice Audet, Gerard Aube, Lucien Aube,
Lucienne Baillargeon (Mme Lionel Fillion),Roland
Bechard, Alexina Belanger (Mine Anselme Drapeau),

Anna Belanger (Mme Alyre Fillion), Dorilas Belanger,

Leo Belanger, Joseph Bolduc, Gerard Bolduc, Adelard

Bruneau (dit Ie grand Dollard), Jeanne D'Arc Bru
neau (Mme Antoine Bolduc), Jeannette Bruneau (Mme

Herve Marceau), Leopold Bruneau, Rene Blais, Ma
rie-Louise Dorval (Mme Hector Pelchat), Anne-Marie
Drapeau (Mme Emile Roy), Joseph Drapeau, Marie
Louise Goupil (Mme Henri Fillion), Alice Jolin (Mme Jo

seph Bechard), Fidel Fillion, Guy Fillion, Henri Fillion,
Marie-Paule Fillion (Mme Wilfrid Tanguay), Edmond

Gaulin, Anselme Jolin, Ernest Jolin, Alberta Lachance
(Mme Alyre Goupil), Alyre Lachance, Fernande

Lachance, Irene Lachance (Mme Albert Tanguay),

Nazaire Lachance, Rejean Lachance, Laura La
flamme (Mmc Emile Marceau), Monique Laflamme
(MmephiJjppe Pelchat), Lorenza Pelchat (M'"e Ludger

Brochu), Philippe Pelchat, Yvette Pelchat (Mm< leo

nidas Marceau), Pauline Perrault (Mme Leonard Morin),

Aurele Marceau, Eugene Marceau, Jacqueline Mar

ceau, Louis Marceau, Michel Marceau, Emile Roy,
Jeannette Roy, Albert Tanguay, Alice Tanguay (Moe

Anselme Jolin), Seeur Colette Tanguay, Jeannine
Tanguay (Mme Guy Fillion), Gerard Tanguay, Wilfrid

Tanguay, Cecile Turgeon (Mme Leopold Lachance).

Les personnes suivantes ont egalement ap

porte ou confirme des renseignements utiles:

Julienne Beaudoin (M"te Alfred Tanguay), Miche
line Bechard, Yolande Couture (Mille Gerard Marceau),

Auguste Fillion, Bertrand Fillion, Edmond Fill ion, Real

Fillion, Roland Fournier, Adrienne Leclerc, Wilfrid

Leclerc, Fran90ise Morin, Bertrand Marceau, Gerard
Marceau, Irene Marceau (Mme Fidele Brochu),

Jeannine Marceau, Robert Marceau, Marie-Paule

Morin, Rene O'Farrell, Henri Pelchat, Emilienne

Tanguay, Femand Tanguay, Paul-Emile Tanguay.



Emile Roy et Anne-Marie Drapeau,
mOl'lb Ie 3 juil/et J946



Marie-Anna Belanger

Marie-Louise Goupil

Leo Belanger

]Q

A IberIa Lachance

Laura Laflamme



(air: Dans tous les cantons)
ParoLes de Pauline Morin

C'est a Saint-Nazaire

Qu'on rete Ie centenaire

De tous les evenements

Ce s'ra Ie plus important

Depuis loagtemps deja

Des benevoles sont la
Pour faire de 2002

Un moment tres joyeux

Chantons tous d'un meme air

Vive lecentenaire!

2

Cent ans de souvenirs

Reflet de notre avenir

Voila Ie theme choisi

Pour notre album souvenir

Racontant loute la vie

D'hjer aaujourd 'hui

Un des plus beaux ouvrages

Laisses en heritage

Alars sayans-en Iiers

Vivons Ie centenaire !

3

Un siecle de labeur

II ne fautques'en rejouir

Malgre tous les soup irs

De nos braves defricheurs

Ils nous aurontlaisse

Le courage d'affronter

Les epreuves rencontrees

Dans la (oi, la priere

Peasons a nos ancetres

Fetons Ie centenaire !

4

Alin de s'etablir

Des amis ont dl1 partir

Vers Jes aulres pays

Etles grandes vi Iles aussi

NallS serons bien heureux

De les revoir chez eux

Partageant loute leur joie

MSlee de leur emoi

NOllS crierons lous en chreur

Nous v'la au centenaire I

5

A toules gemSralions

Profitez de l'occasion

Pour bien participer

AtOlltes les activites

Le jour des relrouvailles

Raviv'ra nos memoires

Celui de la parade

Rest'ra dans notre histoire

Avec vos seeurs et freres

Vivez Ie centenaire !

6

C'est avec fierte

Qu' il faudra bien soul igner

Le travai Iachame

D'une equipe decidee

Vous vous Sies impliques

Soyez-en remercies

Cetle fSte sera gravee

Longtemps dans vos pensees

Alors levons nos verres

Longue vie a Saint-Nazaire !
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lre rangee : Rene Blais, Jacinthe Bruneau, Clement Fillion et Bertrand Fillion;
2" rangee: Claude Lachance, Cecile Audet, Ghyslaine Cote-Belanger ef Andre Beaudoin
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l" rangee: Jacinthe Bruneau et Andre Beaudoin:
2' rangee : Rene Blais, Herve Blais, Claude Lachance et Clement Fillion



J'C rangee .' Jacinthe Henry, Lyne Fradette, Ghyslaine Cote-Belanger et Stephanie Fillion; £ rangee .'
Lynda Beauregard, Chantale Lachance el Fram;:ois Bruneau; 3' rangee: Sylvain Lachance, Simon
Brochu, Frederic Fillion, Paul-Armand Bruneau el Gaetan Fillion
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1" rangee .' Karyne Bruneau, Patrick Fillion et Eliette Turcotte; 2' rangee .' Sylvain Therrien,
Patrick Marceau, Sylvie Lecferc, Stephanie Fillion, Nicolas Fillion et Francis Bruneau
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Assis : Bertrand Fillion:
debout: Yvelte Jolin, Lucie Audet, Cecile Audel, Madeleine Brochu et Georgette Pelchat
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Assises : Ghyslaine Cote-Belanger et Cecile Audet;
deboLtI : /lIfadeleine Brochu, GeorgefLe Pelchat et Jacinthe Bruneau
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La municipalite de Saint-Nazaire couvre une superficie de 12 562 acres dans Ie
plateau central du comte dc Bellechassc. EHe est bomee au nord par Saint-Damien
de-Buckland, a1'est par Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, au sud par Saint
Luc et Saint-Leon-de-Standon et al'ouest par Saint-Malachie.

Le relief est accidente ; on rencontre des altitudes aussi basses que I 000 pieds
et d'autres aussi lmutes que 2 225 pieds. C'cst dans la partie sud-est que Ie
t.errain est Ie plus cleve; c'est lA que se trouvc Ie mont Ronan a 2225 pieds
d'altitude.

Le reseau hydrographique comprend Ie ruisseau a['Eau Chaude, principal cours
d'cau et quelques petits ruisseaux de moindre importance. Ces cours d'eau se
dcversent dans Ie fieuve Saint-Laurent par !'cntremisc de la riviere Etchemin.



. dte! de notn O'"t lIil' .'to an tl ,'Il U tmil'9."

!/lflut sa1Joir se peter au crturant de fa vie :

~ier a e'tiste, ~ier ce sont nos racines, mats fes.fruits

sde f'ar6re murissent aujrturd 'lzui et se recrtttent demain.

MARTIN GRAY



Chapitre I

Drbll t dll Steele,
jOll les ,we' de .foseph Dupont



D 'apres les souvenirs des occupants de La deuxieme generation, II semble que
les gens de cette epoque aient trouve un certain bonheur de vivre malgre la
durete des condilions de vie. Ces gens ne c/(}pendaient de personne, ils etaient
libres. Avec une bonne sante, {'amour dl! travail, de la debrouillardise, on
pouvail erre relativement heureux.



ANS doute faJlait-iJ beaucoup de courage a nos
pionniers pour quitter, un beau matin, Ie relatif
confort d'une terre patemelle bien defrichee,

dans les plus vieilJes paroisses de notre comle, et ve
nil's'etablir dans Ie 3" et ]e 4" Rang de notre paroisse.
Mais avaient-ils vraiment Ie choix ? Coinces cornme
ces enfants de la revanche des berceaux l'etaienl, entre
Ie Saint-Laurent et la frontiere americaine, entre un
Quebec faiblement industrialise et les possibilites qu 'of
frait, au milieu de ce siecfe, l'autre cote de cette meme
frontiere, ]a tentation devait etre grande de chercher
fortune ailleurs.

Les debuts de notre paroisse co'Lncident avec J'une
des periodes les plus cruciales de notre histoire natio
nale. C'est pourquoi il est bon de s'attarder un peu
sur Ie phenomene d 'emigration aux Btats-Unis au XIX"
siec]e pour mieux comprendre Ie contexte qui allait
amener nos ancetres a relever un deft exigeant : Ie
defrichement de nouvelles terres dans notre region et
dans notre paroisse.

Les dizaines de pionniers qui ont emprunli:
pendant des decennies fa roule conduisanl iJ.
la paroisse mere de Sain/-Malachie on! laisse
derriere eux une empreinle indelebile.

UNE CROISSANCE OEMOGRAPHIQUE

EXCEPTrONNELLE

Pour bien cemer les raisons qui motiverent bon
nombre des notres as'exiler vers des ciellX qui sem
blaient plus prometteurs, il faut savoir qu'entre 1850
(annee approximative de l'arrivee de nos premieres
familIes) et 1900, Ie Quebec conna!t une importante
croissance demographique. Durant cette periode, la
population du Quebec double presque, passant de
890 261 habitants a 1 648 000. Le taux de natalite
oscil1e, de 1866 a 1906, annee de I'erection civile de
notre municipalite, entre 38,3 et 43,2 par mille habi
tants.

Dans Jes anciens terroirs, comrne ceJui de la C6te-du
Sud, les nombreux jeunes qui s'ajouterent a la
population ne purent trouver du travail dans I'agricul
ture et meme dans d'autres secleurs de l'economie. La
production laitiere, en pleine croissance, demandait
moins de bras et cette situation ne fut peut-etre pas
etrangere au depart de plusieurs jeunes vel'S les Etats
Unis. Si quelques-uns d'entre eux choisirent de
coloniseI' de nouvelles terres dans Bellechasse,
d'autTes quitterent vel'S des villes quebecoises en pleine
expansion ou vel'S les Etats. L'emigration aux Etats
Unis peut etre expliquee par la relative pauvrete que
connurent plusieurs cultivateurs canadiens-franyais.
Apres 1879, on assist.a it la mecanisation des fennes.
L'agriculture s'ouvrit davantage au marche exterieur.
Pour repondre aux besoins de ce meme marche, les cul
tivateurs n'avaient d'aulres choix que de s'endetter,
achetant des instruments araloil'es de plus en plus cou
teux. L' endettement fut tel qu 'i1 obligea de nombreuses
families aquitter Ie pays pour les Et.ats-Unis l

.

Comme nous Ie constatons, 1'epoque qui correspond
aI'etablissement de nos premieres families n'est guere
propice a une entreprise aussi cxigeante. D'autant
plus que nos ancetres dOlvent affronter un autre pro
bleme qui ne favorise guere Ie jeune homme qui desire
defricher les terres encore vierges de !'arriere-pays.
Cette situation deplorable, un observateur de 1'epoque
la resume en quelques lignes dans une analyse lucide
et d'une grande perspicacite :



Pendant fa deuxibne mOilie elu XIX siecle, fe Quebec
connait Line croissance demographique considerable.
Ci-dessus, deux en[ants de Louis Drapeau, ancelre
des Drapeau de Saint-Nazaire, donI notiS ignorol1s
les nOl11s.

II s'est fait une emigration assez considerable du Bas
Canada vers Jes Etats-Unis de I' Amerique pendant Jes
cinq demieres 3JUleeS. Elle se dirige vers les pays agri

coles. Une des causes principales de I'emigration est la
difficulte qu' iI ya aouvrir une terre en raison des con
ditions requises pour avoir une lettre patente. Il est

bien certain que si l'on avail donne les lerres gratuite
ment dans les difterents districts du Canada que
l'emigration n' aurait pas de aussi considerable2

Nous allons main tenant voir, en etudiant Ie sys
teme de canton, conunenlles recriminations de Charles
Le Tellier s'averajent fondees et aussi conunent deux
hommes remarquables, tout en nous evitant quelques
lIns des pires abus de l' epoque, etablirent jadis les
fondations des paroisses de Saint-Leon-de-Standon et
de Saint-Malachie, dont notre paroisse s'est detachee
en 1902.

Alors que nous venons de franchir Ie cap du troi
sieme millenaire, alors que Ies moyens de commu
nication modemes et les exigences de la mondialisa
tion commencent aobliger nos trois municipalites a
repenser la gestion de leur mutuel espace geographi
que et du meme coup celui de leur vecu historique (Ia
fusion des caisses populaires des trois municipalites,
Ie lor avril 2000, sous Ie vocable de Caisse populaire
de la Vallee de l'Etchemin en est un exemple), i1 ne
s'agit peut-etre pas ici d'un simple exercice de style.

DANS Taus LES CANTONS

Dans taus les cantons, y a des jllles et des gar
(OI1S. On connalt bien Ie vieil air folklorique, mais
l'histoire de ces cantons est moins connue. Pourtant,
Ie systeme anglais de canton est it l'origine de plu
sieurs paroisses de l'arriere-pays, dont la notre.
L'importance du systeme de canton dans I'histoire du
Quebec se traduit bien par Ie fait que la region de 1'Es
trie est encore souvent designee sous Ie vocable de
Cantons-de-I 'Est.

Du REGIME SEIGNEURlAL

AU REGIME ANGLAJS

Comme les paroisses de I'arriere-pays n'ont pas
connu Ie Regime seigneurial fran9ais, il serait peu op
porum ici d'en expliquer Ie fonctionnement de fa90n
exhaustive. Quelques grandes lignes sur Ie sujet per
mettront cependant d 'en comprendre les limites, en
regard du developpement des nouvelles paroisses
apres la Conquete, et de bien saisir la difference entre
les deux approcbes d 'attribution des terres.

Le regime seigneurial consistait adiviser les ter
res suivantl' axe des grands cours d' eau, en rectangles
etroits mais d' assez grande superficie. Ces grandes
etendues de terrain etaient concedees it des seigneurs
qui pouvaient se t.ailler un domaine personnel it I' inte
rieur de leur seigneurie, mais qui avaient I'obligation
de diviser Ie surplus des fiefs en terres concedees a
des colons, aussi appeles censitaires.

Le censitaire avai t egalement des obligations don t,
entre autres, celIe de faire moudre son grain au mou
lin du seigneur, moyennant redevance. Une 10i adoptee
en 1854 par Ie Parlement du Canada-Uni abolit toutes



les charges du regime seigneurial, excepte Ie cens et
la rente. II est it noter que l'abolition de ce regime
co'incide avec les premieres annees d'occLlpation de
notre paroisse.

Le Regime des cantons, etabli avec]' Acte consti
tutionnel de 1791, se voulait plus geometrique et plus
fonctionneL Chaque canton devait avoir dix milles sur
dix milles. Ceux contigus aune riviere navigable, neuf
milies de front sur douze milles de profondeur, ce qui
demontre l'importance que les deux regimes accor
daient aux voies d'eau navigables.

LA SPECULATION VA BON TRAIN

Le Regime des cantons etait sans doute inspire
par les meilleurs sentiments. Pour eviter des prati
ques douteuses qui avaient amene bien des problemes
dans d'autres colonies de la Couronne britannique, un
seul individu ne pouvait acquenr qu'un maximum de
1200 acres. Autre prevoyance dans la legislation:
toute personne demandant des terres devait prouver
qu'elle etait en mesure de les culliver. C'etait comp
ter sans I'ingeniosite humaine lorsqu'il s' agit de
corrompre I'esprit d 'une loi :

La demande pour les nouvelles terres etait [res pres
sante. Le gouvernemcnt devait repondre a un
accroissemenl important du nombre de colons poten
tiels : il s'agissait de soldats demobilises et surtout des
50000 loyatistes qui quitterent les Etats-Unis pour s' ins
taller au Canada a1a fin de la guerre d'Independance
americaine, en 1783 J.

Devant l'enonnite de la tache, on oublia vite les bon
nes resolutions. Le flegme et toute la rigueur
britannique ne purent endiguer tous les debordements
et les stratagemes qui [urent inventes pour contoumer
les lois et les reglcments4

•

UNE CORRUPTION GENERALISEE

Nul dOllte que d'immenses fortunes, typiques de
ces annees de colonialisme, se fonnerent autour du
nouveau systeme. Des loyalistes, des marchands sans
scrupules de Montreal et de Quebec, mais egalement
des personnes detenant des postes de pouvoir elabore
rent nne strategie qui, avec Ie temps, contribua aproduire
la desastreuse situation que, diplomatiquement, Char
les Le Tellier deplorera un demi-siecle plus tard, au

1\

moment precis ou de valeureux defricheurs s'atta
quaient resolument a la tache sur les terres de notre 3°
et 4e Rang.

WILLIAM HENDERSON:

UNE HEUREUSE EXCEPTION

Ne nous meprenons pas: William Henderson ap
partient avant tout it I'histoire de Saint-Malachie. Mais
il etait tellement un personnage hors du commun que
I'histonen qui entreprend de rediger la monographie
de notre paroisse est fortement tente de Ie recuperer
et d' en faire un des notres. Par ailleurs, i I est di fficile
d'evaluer comment notre propre histoire aurait evo
lue sans I'intervention charismatique de ce bfrtisseur.

Ecossais d'ongine, William Henderson s 'embarque
pour Montreal en 1799. II n'a que 16 ans. Quelques
annees plus tard, il s'associe aux marchands Gibb et Holt,
dans une solide entreprise commercia Ie qui possede
des entrep6ts aMontreal et aQuebec ainsi qu'un ba
teau sorti d'un chantier de Levis. Au cours d'un
voyage d'affaires qui Ie conduit jusqu'a Boston, Ie
jeune Henderson apprend que lui et ses deux associes
sont rui nes.

Enr61edans la milicedes 1803, William Henderson
en devient membre actif lorsque les Etats-Unis en
trent en guerre conlre l'Amerique du Nord bntannique
en 1812. C'est a titre de sergent qu' il sert dans la
garnison de Quebec et de Levis, mais il gagne pJu
sieurs galons d'officier pendant Ie conflit arme.

A la meme epoque, son jeune frere Gilbert re
tourne en Angleterre pour y etablir de nouveaux
rapports avec des societes commerciales. A la fin de
la guerre, les deux freres ont prospere et ont pignon
sur rue aQuebec, au coin de la rue Saint-Paul et d'une
petite rue appelee alors Henderson. Les temps sont
assurement plus favorables et William Henderson
fonde la Quebec Fire Insurance Company. II semble
que cette compagnie d'assurances ait ete la premiere
du genre au Canada. William Henderson en devien
dra Ie secretaire perpetuel et la compagnie lui versera
ace titre un salaire jusqu'a sa mort.

Toujours a la recherche d'occasions d'affaires,
William Henderson achete de ses compagnons d'ar
mes les terres qu'ils avaient reyues en cadeau pour
leur service aupres de Sa Majeste lors de la guerre de



1812 et qu'ils n'avaient pas l'intention de dHricher,
puisqu'ils etaient deja bien etablis dans la vallee du
Saint-Laurent. Son frere Gilbert est Ie premier as'eta
blir aEast Frampton (Saint-Malachie) au cours des
annees 1830. II construit sa maison « Bois Gilbert )}
face a la route de Saint-Edouard-de-Frampton.

Quant aWilliam, il se fait batir un manoir au cours
des annees 1840. Apres de multiples transactions, les
freres Henderson possedent ensemble la quasi
totaJite des 80, 90, 10e et 11< Rangs du township de
Frampton, des lots dans Ie 7e Rang, les trois premiers
rangs de Standon et d'autres lots pres de Saint-Luc.

En 1853, William Henderson a 70 ans. II pourrait
gouter aux delices d'une retraite bien meritee, mais
son attirance pour Ie monde des affaires va Ie miner.
It investit 8000 livres (environ 40 000 $) dans les
Vieilles Forges de Trois-Rivieres. L'entrepIise bat de
I'aile et c'est la faillite. Le malheureux investisseur
perd tout son avoir et la banque va jusqu'asaisir sa
rente de la Quebec Fire Insurance pendant quelques
annees. Malgre ses nombreux revers de fortune,
William Henderson vivra jusqu'a I'age venerable de
100 ans. II s 'eteint en 1883 et il repose dans Je cimetiere
anglican de Saint-Ma1achie (chapelle Saint-Paul).

Explorateur, litterateur, homme d'affaires, William
Henderson etait un visionnaire. 11 revait de batir une
ville sur les bords du lac Etchemin.

Que1le superbe nappe d 'eau, ecrivait-il, sur laquelle on
peut naviguer d'une extremite aI'autre. Ses bords sont
couverts de terre fertile; quatre gros ruisseaux vien
nen[ s 'y jeter et on pourrail y construire des moul ios.
Les terres s'elevent en pente douce et rien de plus aise
que d'y tracer des chemins~.

n causa souvent de son projet avec Jean-Thomas
Taschereau, depute de Dorchester, puis de Gaspe.
William Henderson etait de cette trempe d'hommes
qui peuvent detourner Ie cours d'une riviere. Uson
gea meme it relier notre region a Fredericton via Ie lac
Etchemin et la riviere Saint-Jean par un sysrerne d'ec1uses.

PRESENCE JRLANDAISE ASAJNT-MALACHIE

Les debuts de Saint-Malachie co'incident avec une
periode extremement trouble en lr1ande. C'est pour
quoi, au cours de ces decennies, des dizaines de miUiers
d'Irlandais emigreront vers des cieux plus clements,
Dans notre region, les cantons de Frampton et de

Pierre Lachance

Standon deviendront leur terre d 'accueil au COUTS de
ces annees difficiles. Ils viendront rejoindre un pre
mier contingent anglophone ecossais qu 'its ne tarderont
pas it supplanter.

SAlNT-NAZAJRE

ET LA PRESENCE ANGLOPHONE

Si nous insistons sur cette periode de I' histoire de
Saint-MaJachie, c'est que, rappelons-Ie, pendant un
demi-siecle, notre paroisse fit partie integrante de ce
territoire. Or, pendant quelques decennies, Saint
Malachie fut majoIitairement anglophone. C'est avec
cette realite historique que les premiers defricheurs
du 3e Rang et du 4e Rang de Saint-Nazaire durent com
poser.

Ainsi, dans Je proces-verbal du 2 fevIier 189 J de
la seance du conseil municipal de Saint-Malachie, nous
pouvons lire que Pierre Lachance, ancetre des
Lachance de notre paroisse, nouvellement elu con
seiHer, appuie une resolution qui elit Cyrille Lantagne
comme maire de cette municipalite. "Mr Edwards
Humphrey proposed and was seconded by Mr
Pierre Lachance that Mr Cyrille Lantagne has
appointed mayor of this municipalily6." On re

marque que Ie proces-verbal de la seance du conseil
est redige en anglais.

2



Detail revelateur, Cyrille Lantagne, Ise maire de
l'histoire de Saint-Malachie, n'est a l'epoque que Ie
troisieme francophone a acceder a cette importante
charge. Autre detail historique interessant, Ie deuxieme
maire francophone de Saint-Malachie fut Praxede
Lacroix, qui residait sur la ferme actuelle de Bernard
Labrie. Praxede Lacroix allait plus tard devenir Ie
premier maire de Saint-Nazaire.

II est difficile d'etablir pourquoi les premiers
defricheurs de souche irlandaise ne poursuivirent pas
leur occupation du territoire de Saint-Malachie et ne
coloniserent pas Ie 3" et Ie 4< Rang. Encore la cepen
dant, I'histoire de notre paroisse mere nous donne
quelques indications. Apres quelques decennles, les
pionniers francophones devinrent majoritaires et cette
tendance ne put que s'affermir avec Ie temps. On ob
serva d'aiJ]eurs Ie meme phenomene en Eshie ou les
descendants des loyalistes furent progressivement sup
plantes.

Plus pres de nous, aSaint-Leon-de-Standon, les
descendants de souche britannique, jad is relativement
nombreux, se sont pratiquement assimiles ou ont quitte
la region. En 1885, on denombrait encore une qua
rantaine de payeurs de taxes dont les noms etaient a
consonance anglophone.

DtCLlN DE LA PRESENCE ANGLOPHONE

Le 16 juillet 1956, Ie reverend G. H. Hibbard de
cede aCumberland Mills ou it s'etait retire apd~s avoir
ete I'un des demiers pasteurs adesservir la popula
tion anglo-saxonne de Frampton.

Deja en 1855, Ie cure Rousseau de Frampton note
que les anglicans cherchent 11 vendre leurs terres
« maintenant que les Canadiens franc;;ais arrivent ».
Les communautes anglophones, pourtant bien etablies
dans la region jusque vers 1870, commencent a re
gresser. Tout simplement, elles emigrent. Certes, a
cette epoque, les Canadiens franc;;ais sont attires par
dizaines de milliers vers les Etats-Urns, mais les Anglo
Saxons sont encore plus touches par Ie phenomene.

Les ressources economiques et culturelles des grands
centres les attiren! et, contrairement aux Canadiens fran
l;ais, les anglophones n'ont pas arenoncer aleur langue
ou aleur foi en faisant ce choix. La revolution indus
trielle,]a crise economique de 1874 a1879 ell 'ouveriure
du chemin de fer vers I'Ouest canadien en 1881 vont

Saint-Leon partage avec Saint-Nazaire une longue
histoire commune et le charme bucolique d 'une riche
fopographie.

favoriser]' emigration des Irlandais vers les Etats-Unis et
les provinces de 1'Ouest. Certains choisiront les indus
tries de Montreal, de Toronto ou des Cantons-de-I'Est,
rnais it s'avere que cettc demiere destination n'est sou
vent qu 'une elape pour repartir plus loin 7

SAINT-LEON ET NOTRE HISTOIRE

Si nous nous transportons aSaint-Leon, c'est pour
rappeler que cette paroisse, elle-meme detachee de
Saint-Malachie en 1872, nous a aussi legue une partie
de son territoire lors de la formation de notre paroisse.
Quelques-uns de nos pionniers figurent ainsi panni les
premiers residants du territoire de nos voisins. Cer
tains etaient de veri tables forces de la nature.

David Brochu, ancetre des Brochu de Saint-Nazaire,
arrive avec une poche de farine sur Ie dos pour tOllt
bagage. En attendant de se construire un petit camp, il
se creuse un trou dans Ie sable pour s'abriter8

Mentionnons aussi Ferdinand Beaudoin, qui fut un de
nos premiers commissaires d'ecole.

PAROlSSES D' ORIGINE

DE NOS FAMILLES PIONNIERES

Nous avons vu precedemment qu'au milieu du
XIX" siecle les plus vieilJes paroisses de Bellechasse
et de l'ancien comte de Dorchester n'etaient plus en
mesure d'absorber Ie fort taux de natalite de l'epo
que. Cette recherche perpetuelle de terres nourricieres
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amenera d'ailleurs, jusqu'au debut du XX" siec1e,

l'ouverture de plusieurs paroisses nouvelles.

Plus pres de nous, Saint-Lazare voit arriver son

premier cure en 1849 ; Notre-Dame-Auxiliatrice-de

Buckland voit I' ouverture de ses registres religieux en

1858 ; les premiers colons s'installent a Saint

Philemon en 1855. Saint-Damien revendique des de

buts plus originaux, OU Ie pere Onesime Brousseau

jouera un role determinant. Ces paroisses plus recen

tes deviennent a leur tour rapidement surpeuplees.

Ce qui detenninait les jeunes gens des paroisses de
Saint-Charles, Saint-Gervais, Saint-Lazare, Buckland, a
venir ouvrir de nouvelles teITes, c'etait la necessite.
Les vieilles paroisses etaient peuplees suffisamment ;
il fallait que les jeunes gens emigrassent vers des ter
res nouvelles qui etaient alors incormues. Vers 1860,
I'Ouest canadien, Ie Manitoba comment;aient apeine a
se faire connaltre. Les communications avec ces pro
vinces nouvelles etaient difficiles, pom ne pas dire
impossibles. Les Canadiens etaient toujours portes a
jeter les yeux vers les Etats-Unis pour s'y diriger. Le
clerge craignait pour leur foi ; les hommes d'Etat re
doutaient I'emigration des notres vers ce pays. Alors

Ferdinand Beaudoin

tous les efforts du clerge et du gouvemement se con
centraient vers la colonisation, j'ouverlUre de nouvelles
routes, Ie dMrichement des terres nouvelles9

Par ailleurs, et c'est un pMnomene plus meconnu

du mouvement migratoire de ces annees de pionniers,

on quitte parfois une terre plus vieille pour une terre

plus neuve, dans une paroisse en voie de colonisation,

parce qu'elle est plus productlve. C'est ainsi que,

d'apres l'abbe Wilfrid Roy, qui ecrivit une monogra-

phie de Saint-Magloire en 1925, Ie rang du petit

Buckland souffrit aun moment de cette situation. On

notera que Ie Petit Buckland, rang de Saint-Lazare,

constitue Ie prolongement du JO Rang de Saint

Malachie et de Saint-Nazaire.

Dans un autre ordre d'idees, !'arrivee du premier

cure constitue une date arbitraire pour commemorer

I'anniversaire d'une paroisse. Pour avoir une mei lIeure

idee de son anciennete, de ses lettres de noblesse, il

faut tenir compte de l'annee d'ouverture de la paroisse

mere, elle-meme approximative, et du moment ou ont

eu lieu les evenements suivants : l'arrivee du premier

cure missionnaire, la celebration de la premiere messe

et, surtout, l'arrivee des premiers occupants. Sou

vent, ces demiers sont d'humbies squatters, occupant

un territoire non revendique, sauvage, ou tout est a
faire, tout est abMir. II est probable que notre paroisse

connut ases premiers balbutiements une occupation du

sol un peu anarchique.

L'occupation des cantons commence souvent dans un
certain desordre. II existe en effet des delais parfois
tres longs entre la decision d'implanter un canton, son
arpentage officiel et l'occupation organisee du teITi
toire et il semble bien que plusieurs colons ne
s'embaITassent pas d'attendre une permission en bonne
et due fomle pour s'installer. Cette hate est aJ'origine
de la presence des squatters sur les terres de la Cou
ronne, soit de colons ne possedant pas de lettres
patentes ou de titres legaux pour legitimer la posses
sion du sol qu'ils occLlpent. II n'est done pas rare que
les arpenteurs, envoyes pour delimiter les teITes sur les
teITitoires des cantons, rencontrent it leur arrivee un
certain nombre de familIes d6jitetablies 1o

LES PRIi:MIERS OCCUPANTS

De nosjours, la question n'a guere d'interet prati

que, mais pour I'historien, elle pose ce genre d 'enigme
qui appelle a une resolution. La recherche qui en

toure la redaction d'une monographic de paroisse

constitue ce moment privilegie pour tenter de repon

dre aces inteITogations avec methode en s'appuyant

sur des archives ecrites. Un des objectifs vises avant

meme d'entreprendre la redaction de ce volume etait

d'etablir, avec Ie plus de precisions possible, Ie nom

des premieres families qui ont occupe notre territoire

et I'annee de leur arrivee.

______ .-:-»y'?r~ m A



Tentative hasardeuse si I'on tienl compte du fait
qu' avant 1891, il n' existait pas de systeme d 'enregis
trement des terres. II fallait chercher aitleurs. D'abord
dans notre memoire collective, en interrogeant nos
aines, en comparant leurs souvenirs, en confrontant
les affinnations, en comblant ici et 13 quelques lacu
nes bien legitimes. II nous fallait etre prudents dans
nos hypotheses. L'une d'elles veut que certains des
premiers arrivants aient d'abord ete des bucherons it
I' emploi des Atkinson, qui auraient fait venir families
et bagages plus tard. Hypothese seduisante qui expli
querait pourquoi quelques families semblent etre
arrivees tres tot dans notre histoire et pourquoi Ie cher
cheur a parfois cette impression tennce que nos plus
vieux rangs sont presque aussi anciens que notre pa
roisse mere.

David Brochu, pionnier
de Saint-Leon et de Saint-Nazaire

Si nous acceptons Ie postulat que I' annee de ma
riage constitue une date approximative assez credible
pour evaluer Ie moment d' ernblissement d 'une famille
souche, nous pouvons affinner que les Bechard, les
Belanger, les Blais, les Bolduc, les Brochu, les Bru
neau, les Corriveau, les Dupont, les Fillion, les Jolin et
les Tanguay fonnent la premiere vague des pionniers
de notre municipalite qui s'attaquerent resolument au
defi de coloniser notre coin de pays.

Ces families furent rejointes, une ou deux de
cennies plus tard, par les Aube, les Beaudoin, souche
de Saint-Leon, les Bilodeau, les Drapeau, les Lachance,
les Leclerc, les Marceau, les Morin et les Pelchat.

Par ailleurs, it faudrait njouter certaines families
aujourd'hui dispames, mais qui, it un moment au it un
autre, contribuerent 3 fayOlmer notre histoire : les Gagnon,
les Gaulin, les Goupil, les Labrecque, les Lacroix, Les
Leblanc, les Pare, les Ruel, les Tremblay, par exemple.

Mentionnons aussi quelques families arrivees plus
tardivement : les Audet, les Beaudoin, souche d' Ar
magh, les Roy et les Turgeon. Et, un peu plus recemment
dnns notre histoire, les families Labrie, Moras, St-Louis
et Vachon.

Cette categorisation etablie lors du 75' anniver
saire de la paroisse peut sembler arbitraire, mais a
cette epoque, pourtant tres proche, it etait plus simple
de definir ce qu'est une famille type. Un quart de
siecle plus tard, avec Ie phenomene des familIes re
constituees, il s 'avere davanrnge di fficile de suivre sur
des decennies Ie parcours d 'une mosa"ique genealogi
que plus complexe.

Au moment 011 notre paroisse, encore partie inte
grante de Saint-Malachie, entre dans Ie XX< siecle,
ces famil1es pionnieres sont suffisamment nombreu
ses pour commencer apenser collectivement. Comme
dans I'ensemble du Quebec de cette epoque, l'accrois
sement de la population du 3c et du 4c Rang fut
considerable.

Au mois d'octobre 1902, quelque temps apres son
arrivee, I'abbe Charles Auger l'etablit a369 residants.
Ils furent sans doute nombreux aI' accuei !lir Ie lot sep
tembre [902.

Joseph Blais el so deuxieme epollse,
AngeleProvosf, vel's 1910
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Les archives ecrites sur Ie dHrichement des pre
mieres terres de notre paroisse sont pratiquement
inexistantes. II faut s'en tenir a la tradition orale, ace
que nos ancetres ont juge interessant de raconter a
leurs enfants et a leurs petits-enfants au cours des
longues soirees d'hiver, en reparant leurs hamais, en
tricotant ou simplement en veillant tranquiJlement au
coin du feu.

Certains etaient des historiens-nes. Nous leur
devons beaucoup, car sans leur memoire prodigieuse,
une bonne partie de notre memoire collective se serait
irremediablement perdue. Dne des personnes 3 qui
nous devons Ie plus pour la sauvegarde de notre passe
est Joseph Blais, grand-pere de Rene Blais. Grace au
temoignage de cet horome et de son petit-fils, nous
pouvons reconstituer une bonne partie de I'activite
quotidienne sur une terre de defrichement.

AI'origine, Ie teITitoire de notre paroisse etait couvert
d 'une foret constituee surtout de feuillus : erable, men
sier, hetre, bouleau, dans les leITes hautes. Les teITes
plus basses etaient boisees de resineux. epinette, sa

pin, cedre et aussi de bouleau blanc. Les teITes d'erable,
suivant l'expression usitee, etaient Jes plus recherchees
par les defricheurs parce qu' elles offraient un bon drai
nage naturel )J.

Dne des caracteristiques des terres hautes, c' est
qu'elles gelent quelques jours plus tard que les terres
situees aprox.imite des ruisseaux et des rivieres. C'etait
1ft un avantage non negligeable que nos pionniers
avaient observe avec peispicacite. Ce detail climati
que revetait son importance a une epoque ou nos
ancetres cultivaient Ie ble et Ie sarrasin pour se nourrir.

La culture du sarrasin fut si importante au
XIxe siecle que de nos jours, a Saint-Lazare, paroisse
d'origine de nombre de nos premiers arrivants, un fes
tival annuel commemore la nutritive cereale. En 1887,
aSaint-Magloire, Ie cure du temps fit eriger une croix
sur Ie mont BonDer pour demander 3 Dieu de proteger
la recolte de sarrasin contre les gelees d'automne.
« Le ble ou Ie sarrasin qui avaient gele ne pouvaient
servir afaire du pain et n'etaient bons qU'3 nourrir les
animaux 12.» On peryoit encore ici l' importance pour
Ie pionnier de bien choisir sa terre s'il a evidemment la
chance d'etre panni les premiers arrivants.

Le bois defeuillus avail /'avantage defournir une
cendre plus riche en elements /ertilisanls lors de
I 'abatis.

Le bois de feuillus avait aussi l'avantage de four
nir une cendre plus riche en elements fertilisants lors
de l'abatis. La cendre trouvait egalement un debou
che aupres des commeryants anglais qui en extrayaient
la potasse et l'acheminaient vers les usines d'Angle
terre. Cet hydroxyde entrait dans la fabrication du
savon. II existait un poste de ramassage pres de la
chapelle anglicane de Saint-Malachie. Rappelons qu'a
Saint-Edouard-de-Frampton, un rang porte precise
ment Ie nom de rang de la Potasse, ce qui illustre bien
I' importance de ce produit dans notre region.

Le produit, fortement caustique, etait transporte a
dos d'homme, ce qui pouvait presenter un danger reel
pour l'epidenne du malheureux porteur. Les revenus
provenant de la vente de la potasse depannaient Ie
pionnier pour un certain temps, mais il est difficile d'eva
luer Ie benefice along tenne d'un tel commerce, car
la terre du defricheur y perdait en fertilite.

LE SYSTEME DE RANG ET DE LOT

Les terres sont d'abord divisees en lots de 10 ar
pents de large sur 25 ou 28 de profondeur. Le haut
taux de natalite de l'epoque amene rapidement !'oc
cupation des meilleures terres. Au plus fort de son
developpement, ala fin des annees 1930, Ie 3< Rang
comptera une trentaine de residences.

Le pionnier vit en autarcie, c'est-a.-dire que sa terre
lui apporte presque tout ce dont it a besoin pour vivre.

/



I1 se nourrit de ses frui ts, se chauffe pendant la saison
froide, construit sa maison et ses Mtiments de fenne
avec Ie bois que celle-ci produit. La culture du lin
I' aide ase vetir. La laine Ie tient au chaud pendant la
saison froide.

Au printemps, I' erable asucre, tout en apportant
au defricheur un revenu d'appoint, lui procure Ie suc
culent sucre qui lui fournira l'apport calorifique
necessaire pendant la dure saison de la fenaison. L'ete,
les fraises des champs et les baies sauvages appor
tent un peu de variete a l'ordinaire du menu. II fut
egalement une epoque, pas si lointaine, ou la jeune
pousse de pissenlit remplayait avantageusement la
saJade cultivee.

Le pionnier est souvent un chasseur accompli, car
cette activite, tout en apportant un peu de variete sur
la table, constitue un des rares moments de loisir de
I'epoque. La peche a aussi ses adeptes et Ie ruisseau
al'Eau chaude demeurera pendant longtemps un lieu
privilegie pour Ie repos dominicaL

La terre fournit aussi les ingredients necessaires
a la production d'alcool artisanal ou de toute autre
boisson fennentee. Si les boissons fortes sont reser
vees aux adultes; on produit aussi une excellente biere
domestique, particulierement appreciee lors de la sai
son chaude pour ses vertus desalterantes, que les plus
jeunes peuvent consommer avec moderation.

I1 arrive parfois que l'esprit d'entrepreneurship de
nos gens I'emporte et que la production soit plus in
dustrielle. Le 26 avril 1925, sans doute dans un esprit
dissuasi f, Ie cure du temps, I' abbe Arthur Premont,
annonce en chaire qu'un alambic a ete saisi au cours
de Ja semaine.

It y aurait egalement un chapitre a. ecrire sur l'ap
port des herbes medicinales que Ie pionnier tire de sa
terre. Au Quebec, la reconnaissance des vertus the
rapeutiques des plantes remonte al'arrivee de Jacques
Cartier, alors qu'une partie de son equipage fut sau
vee par une tisane amerindienne riche en vitamines
C. II n 'est pas etonnant que de nos jours la medecine
popuJaire regagne progressivement la faveur des per
sonnes soucieuses de freiner l'abus des antibiotiques.

Plus pres de nous, interroge a I'occasion des re
cherches devant conduire a la redaction de cette
monographie paroissiale, Roland Bechard racontait
avoir ete completement gueri d'une vilaine blessure

De gauche adroite :
Lea. Bernadette, Germaine et Constance Bruneau

qu'il s'etait infligee en travaillant dans les chantiers.
II avait tout simplement applique sur la pJaie un cata
plasme de feuilles de plantain, connu sous Ie nom
scientifique de dicotyledone gamopetale. C'est Jo
seph Bolduc, oncle de Gerard et de Joseph, qui lui
avait procure la recette miraculeuse. Les proprietes
de la graine de lin etaient egalement bien connues ; a
I' epoque, on l'utilisait pour « aller chercher »une pous
siere dans ('ceiL

LA VIE DE RANG

D'apres les souvenirs des occupants de la deuxieme
generation, it semble que les gens de cette epoque aient
trouve un certain bonheur de vivre malgre la durete
des conditions de vie. Ces gens ne dependaient de
personne, ils etaient libres. Avec une bonne sante,
I'amour du travail, de la debroui Ilardise, on pouvait etre
relativement heureux iJ.

La perception du bonheur est tres personnelle, et
differents facteurs, souvent genetiques, peuvent I'in
fluencer. Toutefois,jusque vers Ie milieu des annees
1940, Ie cultivateur n'a guere de point de reference.
La semaine, Ie cultivateur vit dans son rang pour n' en
sortir souvent que Ie dimanche.

Apres la messe, on echange longuement sur Ie
perron de l'eglise. Puis on se rend au magasin gene
ral pour faire quelques emplettes indispensables. On
s'arrete egalement au bureau de poste pour retirer



son coumer. It arrive aussi qu' on se rende au presby
tere pour se confier ason cure ou recommander aux
prieres un grand malade.

Le rang, c'est un milieu ferme qui tend it

l'autosuffisance. II compte souvent sa sage-femme,
son charpentier, son ecole et sa « ma'itresse ». On y
vit au rythme des saisons et les caprices de la tempe
rature prennent une importance considerable. C'est
ainsi que Ie 5 juillet 1921, Ie cure Pierre A. Dion orga
nise une procession « pour demander de la pluie ».

On y vit avec ses bons comme ses mauvais voi
sins. Aussi les « chicanes de cloture» sont-elles
frequentes. L'expression entrera dans notre vocabu
laire quotidien. Le pionnier a Ie sens de I'entraide, du
bon voisinage, mais sa terre, c' est son royaume.
Malheur aI' imprudent qui ose en revendiquer un pied,
d' ou ces intenninables querelles qui perdureront sou
vent pendant des generations.

Heureusement, I'esprit communautaire predomine.
Lorsqu'une fille ou un gar90n du rang se marie, Ie
premier invite, c'est Ie voisin. L'absence de classes
sociales favorise Ie rapprochement, car les pionniers
sont it peu pres tous sur un pied d'egalite.

La maladie, la mortalite, les tragedies se vivent
ensemble. C'est dans la solidarite contre les epreu
yes de la vie quotidienne que Ie pionnier et ses
descendants montreront leurs plus belles qualites.
Ainsi, Ie 23 septembre 1922, Ie cure Arthur Premon t
annonce en chaire une quete speciale pour un cultiva
teur eprouve par quelque calamite. Onesime Pelchat
au village; Ansel me Ruel et Joseph Fillion dans Ie
Y Rang; Omer Marceau et Alfred Audet dans Ie
6< Rang; Thomas Brochu et Aime Corriveau assu
ment cejour-hlla colJecte.

Du BffiUF AU TRACTEUR

Tout au debut du defrichement, Ie pionnier est trop
pauvre pour se payer Ie luxe d'une traction animale,
en l'occurrence un breuf ou un cheval. Par ailleurs,
l'absence de route carrossable rend pratiquement im
possible tout deplacement en voiture. C'est par
consequent sur son dos que Ie defricheur transporte
les premieres vicruailJes, les outils des premiersjours.

Cette precarite constitue Ie lot quotidien de tous
les pionniers de fa seconde vague de colonisation, celle
qui conduit it l'ouverture des paroisses plus au sud du

comte. Lorsqu'il redige la monographie de Saint
Magloire en 1925, l'abbe Wilfrid Roy, relatant les
souvenirs des pionniers de I'endroit, ecrit :

Quelquefois on organisait une caravane : plusieurs
hommes, meme de jeunes garyons, partaient ensemble,
par une belle journee, avec une charge de sarrasin sur
1e dos et se rendaient au chemin Tache. La on y louait
une voiture qui recevait toutes les charges, et l'un des
colons allait faire moudre Ie grain durant la nuit, pen
dant que les autres se reposaient pour revenir au foyer
Ie lendemain 14.

On comprend aisement que Ie pionnier cherche it
s'organiser pour sortir de cette precarite. Le passage
ala traction bovine constituera une etape incontour
nable dans Ie long processus menant ades conditions
de travail moins penibles. L'importance du breuf dans
Ie milieu rural traditionnel se traduit encore de nosjours
par les expressions courantes « fort comme un breuf,
mettre la charrue devant les breufs, travailler comme
un breuf, un succes breuf».

Au cours de la Premiere Guerre mondiale, Ie gou
vemement federal achete massivement, it prix fort,
tous les chevaux disponibles que veulent bien leur ven
dre les agriculteurs de I'epoque, ce qui explique que
sur les photographies bucoliques de ces annees, Ie
breuf appara'it si sou vent.

ASaint-Nazaire, Ie breufsera utilisejusqu'au de
but des annees 1940. Rene Blais se souvient d'avoir
conduit une paire de breufs avec Lucien Fillion vers la
fin des annees 30. Un des demiers utilisateurs sera
Joseph Bruneau l5

, maire de notre paroisse de 1933 a
1941.

LE CHEVAL

II semble que l'arrivee de 1a faucheuse ait contri
bue ala disparition du breufcomme force de traction:
sa 1enteur s 'avera a10rs un handicap. De plus, acette
epoque, Ie cheval se vendai t it un prix plus abordable.
Avant l'arrivee de la faucheuse, 1e foin etait coupe
manuellement, ala faux, ce qui procurait un emploi
saisonnier ade nombreuxjoumaliers.

En 1939, on denombre 120 chevaux dans notre
municipalite.

On se sert, pour !'elevage, de reproducteurs des pa
misses voisines (surtout Saint-Malachie). La municipalite



compte dix j uments d'elevage croise de race canad ienne.
On eleve une douzaine de poulains par annee et 00

achere une quinzaine de chevaux des provinces de
I'Ouest canadien 16.

Au debut des annees 1950, Leo Be]anger est Ie
premier it se procurer un tracteur de fenne : un In
ternational FarmalJ tlambant neuf. Des lors, les jours
de ]a fidele bete comme farce de traction, a Saint
Nazaire comme partout ailJeurs, sont comptes.
D'apres Ie temoignage de Joseph Bolduc recueilli au
cours de l'ete 1998, il semble toutefois que l'etroitesse
des pneus des premiers tracteurs ait constitue, pen
dant un temps, un frein ason utilisation: i1s avaient
tendance as'enliser trop facilement.

Sans doute allssi fallut-il attendre une certaine
prosperite avant que Ie tracteur devienne accessible a
1a majorite. Pendant une couple de decennies, Ie no
ble animal et Ie rutilant motorise dernier cri allaient se
cDtoyer, mais la competition etait inegale et Ie fidele
ami de l'homme, celui qui I'avait accompagne depuis
des millenaires, dans ses entreprises pacifiques comme
miHtaires, se voyait re1egue all role d'animal de parade.

De gauche adroile : Leopold Lachance,
Alyre Goupil el Emile Lachance

LES TRAVAUX ET LES JOURS

Le travail de l'agriculteur traditionnel suit Ie cours
des saisons. Le printemps amene invariablement la
saison des sucres. Toutes les erablieres ne sont pas
entaillees, loin de la, mais Ie mois d'avril annonce Ie
retour d'une activite plus intense. Au mois de mai,
plusieurs jeunes gens partent pour la drave.

Puis vient Ie temps de I'abattage, de I'econtage
du sapin et de l'epinette, qui seront vendus it 1a carde
pour la pulpe. Se succedent ensuite Ie temps des foins,
Ie battage, les labours. La p]upart des cultivateurs sont
egalement contraints de quitter leur fami lle pour aller
chercher un revenu supplementaire dans les fon~ts du
Maine, de la Mauricie et du Saguenay.

En 1939, une etude gouvernementale estime
qu'uue quarantaine de residants de Saint-Nazaire (cul
tivateurs et fils de cultivatew's) trou vent de I'embauche
dans les chantiers de la Cote Nord et de I'Abitibi. « La
duree moyenne de cette absence de la paroisse est de
trois mois et Ie revenu tire des chan tiers est evalue a
environ 100 $ J7)~ IJ va de soi qu'une absence aussi
prolongee du chef de famille represente pour l'epouse
une lourde charge.

Dans notre petite communaute, les annees 50 et
Ie debut des annees 60 annoncent Ie declin de la vie
de rang traditionnelle. L'usage generalise de l'auto
mobile raccourcit les distances; la municipalisation du
reseau routier sort l'agriculteur de son isolement hi
vernal; la television lui ouvre de nouveaux horizons;
la regionalisation de I'education laisse entrevoir de
nouvelles possibilites pour ses fils et ses filles. Plu
sieurs terres ancestrales, arrachees au prix de lourds
sacrifices aune nature difficiJe, sont abandonnees et
ne tardent pas aretomber en friche.

Desormais, pour survivre, Ie petit-fils de pionnier
qui s'accroche au patrimoine familial devra lui-meme,
it sa maniere, redevenir un pionnier. II sera Ie premier
ase mecaniser, Ie premier asuivre des cours de per
fectionnement, Ie premier as'automatiser, Ie premier
it se specialiser, Ie premier as'impliquer dans son syn
dicat. 11 devra aussi etre Ie premier a s'adapter aux
techniques modemes, avec suffisamment de recul pour
ne pas oublier Ie riche enseignement des generations pre
cedentes.



Pierre Bechard

Guillaume Bruneal,1
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Charles Belanger

Louis Fillion pere

Michel Blais



JdX pit de mllTi PllrOis e d origioe

AUBE, Pierre Philomene Blais 1876 Sainte-Henedine

BEAUDOIN, Ferdinand Marie-Elmire Ruel 1879 Saint-Lazare

BECHARD, Jean Marie Pilote 1842 Sai nIe-Claire

BELANGER, Jean Marie-Anne Boissoneault 1836 Sainte-Marie

BLAIS, Michel Marguerite Chateauneuf 1858 Sainte-Marguerite

BOLDUC, Jacques Adelaide Couture 1838 Saint-Gervais

BROCHU, David Aurelie Roy 1876 Saint-Gervais

BRUNEAU, Guillaume Rose Royer 1849 Saint-Anselme

CORRIVEAU, Charles Marie Gagnon 1862 Sainte-Claire

DRAPEAU, Louis Georgianna Lacroix 1881 Saint-Malachie

DUPONT, Hypolite Marie Nadeau J854 Sainte-Henedine

FILLlON, Louis Marguerite Nadeau 1855 Sainte-Henedine

JOLIN, Georges Marie-Celina Normand 1860 Sainte-Henedine

LACHANCE, Pierre Adele Chabot 1881 Saint-Lazare

LECLERC, Joseph Marie Pelchal 1881 Saint-Malachie

MARCEAU,Omer C6d'lilie Goupil 1897 Saint-Lazare

MORIN, Anselme Vitaline Lemieux 1892 Sainte-Claire

PELCHAT, Octave Obeline Roy 1880 Saint-Charles

TA1',TGUAY,Louis Olive Gaulin 1864 Sainl-Malachie

"" ,/,. "''Yo) 'Q. .. N;
"----
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Si notre paIoisse a pu preserver une partie de son
histoire, nous Ie devons aJules-Adrien Kirouac, cure
de Saint-Malachie de 1903 a1910. Sa biographie est
remarquable. Jules-Adrien Kirouac naquit aSaint-Sau
veur Ie 21 janvier 1869. Il etait Ie fils de l'ex-maire de
Saint-Sauveur et avait un lien de parente avec Ie frere
Marie Victorin, pere du Jardin botanique de Montreal.

Jules-Adrien Kirouac quitte Ie Canada Ie 27 sep
tembre 1891 pour aller terminer ses etudes
theologiques aRome. II est ordonne pIetre dans la
basilique de Saint-Jean-de-Latran par Ie cardinal
Parocchi, vicaire de Leon XIII. Pendant son sejour a
Rome, il voit Ie pape 14 fois et assiste aquatre beati
fications, dont celIe de Gerard Magella.

La ma1adie l'oblige ainterrompre ses etudes et il
entreprend un long voyage qui Ie mene jusqu 'en terre
sainte. II revient au pays en 1894 L'etat de sa sante
ne lui pennet pas d 'accepter I'enseignement de la theo
logie, qui lui avait ete offert ason retour. Jules-Adrien
Kirouac est d'abord nomme vicaire aCharJesbourg,
Ie 8 septembre 1894, puis aSaint-Jean-Deschaillons,
Ie 1er octobre 1897.

Apres avoir occupe successivement les cures de
Saint-Edmond-de-Stoneham et de Saint-Zephirin-de
Stadacona, I'abbe Kirouac est nomme cure de
Saint-Malachie Ie 22 septembre 1903. Lors de son
sejour aSaint-Malachie, il ecrit l'histoire de cette pa
roisse et consacre un chapitre a la notre. Sept ans
plus tard, Ie 22 aoGt 1910, il accepte la cure de Sainte
Justine ou son dynamisme et sajovialite Ie font entrer
dans la memoire collective de [' endroit. Deux ans
apres son arrivee a Sainte-Justine, l'abbe Kirouac
entreprend la construction de la deuxieme eglise de
cette paroisse, veritable petite cathedrale.

Le 12 mai 1935, a I'occasion de son jubife, Ie
vaillant pasteur est decore par Pie XI de la medaille
Pro Ecclesia Pontifice. Un an plus tard, Ie 23 mai
1936, il a la douleur de voir son eglise incendiee. Frappe
au creur par cette tragedie, l'abbe Kirouac prend sa
retraite la meme annee. II se retire aSaint-Damien,
ou il decede Ie 9 septembre 1945.

J

Jules-Adrien Kirouac



NOTES

YveS Hebert. All fil des ails. Societe hlSlorique de Bel)eehasse,
auLomne 1998.

2 Charles Le TeJJJer, JOIJrnal de I 'Assemblee legis/a rive de 10
province dll Canada, scssion 1857.

3 Ghislain Royer, Soill/e-Germajne-dIJ-Lac-Elchemin, 1992, p. 27.
4 Ibid., p. 27.
5 Julcs-Adrieo Kirouac, HislOlre de 10 parojsse de Sam/-Molo

chie, 1909, p. 33.
6 Archives de la municipalite de SainL-Malaehie.
7 Gilles Veilleux, SaIl1l-Benjamin, ses pionllier.< el leur hislaire,

1997, p. 40.
8 Rene Blais tenail ceLIe information d 'Eugene Marccau. Voir

egalcmcnt Sainl-Nazolre informalion. novembrc 2000.
9 Wilfrid Roy, SOllll-Magloire de Bellechasse, 1925, p. 22.

10 Alain Laberge et aulres, Hisloire de la COle-dl/-Sud, 1993,
p. 184.

I I Rene Blais, document mllDliserit, 3 oetobre 1988.

12 Ibid.
13 Ibid.
14 Wilfrid Roy, op. Cll., p. 28. Egalemenl, Charles Turgeon, pre

mier colon Ii s'etablir a Armagh, au printemps 1838, arrive
avec pour tout bagage uo sae de fari.ne qu'il porte sur Ie dos.

15 Inventaire 1940, mlnistere des Affaires munieipales, induSlric
el commerce. D'apres Bcrlrand FIllion, Ies chcvaux imporles
de ('Ouesl canadicn, insuflisamment dresses, etalent mal adap
tes aux rravaux de la ferme. Au slecle precedcDt, Ie cheval de
raee eanodienne avait failli disparaitre. A ee Sl\jet, voir All .lil
des ailS, Societe historiqne de Belleehasse, hiver 2001.

16 Cornme les ehevanx, les bocufs pouvaient etre sujets it des reac
tions imprevisibJes. Dans unc entrevue realisee Ie 14 fevrier
2002, Gilberl Bruneau racontail qu'au cours de l'eLe 1940 ou
194\, I'allclage de la ferme famliiale avail soudaineDlent pris
)'epouvanlc apres avoir ete pique par des guepes. La panique

dcs malheureux bovides avail ete Lelle qu'ils avalent eherehe a
se refugier au pas <.Ie course vers Ie fenil. Comme Ie foin elail
HlsuftisamOlcnt foule, la charrclle avail Cte immobilisee dans la
porte de la grange. Gilbert BnlOeau sc rappelail qu'il avail fallu
un apnis-mldi de palienl labeur pour degager la charge.

17 Ibid.



Chapilr n



Depuis un siecle, c 'esr aurour de notre clocher
que s 'est developpee notre identile comme communaule dislincle.



es origines du sentiment religieux sont aussi
vieilles que l'humanite. Le besoin de se relier
aquelques valeurs fonda mentales, de refuser

l'absurdite apparente de la condition humaine, de cher
cher une reponse a notre angoissante limite d'etre
mortel est a la base des plus grandes motivations et
des plus belles realisations de l'histoire de I'homme.
Plus pres de nous, Ie sentiment religieux a preside a
l'ouverture de notre paroisse. En effet, avec les an
nees c'est autour de notre clocher que s'est,
developpee notre identite conune communaute dis
tincte.

C'est precisement I'arrivee de notre premier cure,
I'abbe Charles Auger, et l'ouverture des registres pa
roissiaux que nous commemorons avec cette
monographie paroissiale. Voila pourquoi nous accor
derons .une attention particuliere a I'histoire de notre
vie religieuse.

Lorsque la nouvelle paroisse se separa de Saint
Malachie, la paroisse mere, au debut du siecle,
I' evenement provoqua probablement des regrets,
comme c' etait souvent Ie cas lorsqu 'une jeune paroisse
decidait de s'affranchir du giron matemel et de fon
der sa propre famille. Sans doute, les residants de la
paroisse mere se resignerent-ils a se voir amputes
d'une bonne partie de leur territoire, mais la nouvelle
entite fut, semble-t-il, consideree par les plus ages
comme une portion de leur propre territoire pendant
quelques decennies encore. Ainsi, les vieux disaient :
«II a neige cette nuit dans les concessions].» Ace
sujet, voici ce qu' ecrit Alain Laberge dans Hisloire

de fa C6te-du-Sud:

Si 1a creation d'une nouvelle paroisse est generalement
line occasion de fete, elle a cependant pour effet d'en
lever it la paroisse mere les elements les pills productifs :
tes jeunes etablis dans les concessions. De plus, elle
ampute les revenus curiaux, souvent juges necessai
res a la viabilite de la paroisse mere, et alourdit les
charges financieres des habitants de I'ancienne el de
la nouvelle paroisse 2.

/t t:1 nt .)NOV''' ~.-'-"..:_-------------

Abbe Panta/eon Begin, quatn:eme cure de Saint
Mafachie. Au printemps 1890, if obtient la permission
de dire fa messe unelois par moi.\' au 4" Rang.

TtMOIGNAGE DE

L' ABBE JULES-ADRIEN KIROUAC

L'abbe Jules-Adrien Kirouac a raconte les debuts
de notre communaute en s'appuyant sur une recher
che bien documentee. De plus, temoin privilegie de
cette epoque, il a eu la chance de puiser aux sources
orales, d' interroger les pionniers du temps, de recueill ir
leurs precieux souvenirs. Nous allons donc emprun
tel' largement ases ecrits pour comprendre comment
notre paroisse en est venue ase detacher du nid fami
lial pour voler de ses propres ailes.

En 1884, des residants du 3C et du 4< Rang s 'adres
serent a I'archeveque de Quebec pour obtenir la
pennission d'erigerune petite chapelle dans le 4" Rang:

11 est vrai qu'un grand nombre d'entre eux avaient a
franchir une distance de plus de huit milles pour se



rendre a1't~glise de Sainl-Malachie. Apn~s avoir pese
Ie pour et Ie conrre, il fut decide par Mgt l'Archeveque
de remettre aplus tard la construction d'une chapelle l.

Six ans plus tard, au printemps de 1890, l'abbe
Pantaleon Begin, cure de Saint-Malachie, toujours a
la demande des residants du 3" et du 4" Rang, obtint
de Msr Louis-Nazaire Begin, administrateur du diocese
et coadjuteur du cardinal Taschereau, la permission
de dire la messe une fois par mois au 4< Rang.

LIEU DE LA PREMIERE MESSE

« La premiere messe fut dite dans la maison de
monsieur Marceau, et des lors, la mission fut placee
sous Ie vocable de saint Nazaire, en l'honneur de
Mg'Louis-Nazaire Begin, administrateur du dio
cese 4.» Malheureuse omission de I'abbe Kirouac
qui ecrit pour ses contemporains et neglige de nous
donner Ie prenom de ce« monsieur Marceau n. L'his
torien se console ici parce qu'un obstacle de ce genre

lui permet de faire etalage de son serieux. Et Ie se
rieux d'un bistorien, c'est de faire des recberches, de
suggerer des reponses vraisemblables.

Nous avons d'abord ecarte l'hypothese que certe
maison etait celie d'Orner Marceau, puisque I' ance
tre des Marceau de notre paroisse ne devait se marier
que Ie 16 fevrier 1897. Par ailleurs, il n'avait que
15 ans en 1890 et ne residait pas a Saint-Nazaire. Nous
savons egalement que sa maison ne fut construite qu 'en
1901 par la famille Louis Tanguay.

Toutefois, alors que la redaction de ce chapitre
etait deja tres avancee, une rencontre purement for
tuite avec Jacqueline Marceau allait permettre
d'eclairer Ie passage jusque-la obscur de I'abbe
Kirouac. Elle nous apprenait que sur Ie site de sa
residence existait deja une vieille maison qui avait ete
demolie par son grand-pere. 11 est possible que certe
vieille demeure ait ete situee de I'autre cote du che
min. Comme nos ancetres recuperaient une partie de
cet excellent bois qu'etait l'epinette jaune, la phrase

Ie 2 j novembre 1893, fa chapelle de fa petite mission de Saint-Nazaire
accueillait ses premiers fideles. Le clocher date toute(ois de j 905.
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de I'abbe Kirouac prend tout son sens et la propriete
de Jacqueline Marceau conserve tout son interet his
torique. De plus, I'infonnation de I'abbe Kirouac
semble confinnee par la tradition orale, notamment
par les temoignages de la famille Marceau et d' Al
berta Lachance.

L'abbe Kirouac nous apprend que la mission se
tint plus tard dans 1'ecole du 4< Rang:

En 1892, les paroissiens qui residaient dans Ic qua
trieme rang s'adresserent, par I'entremise du Cl\re de
Sainl-Malachie, aMgt Begin pour batir une chapelle.
Sa Grandeur, tcnant compte de la distance de l'eglise
de Sainl-Malachie, ou se trouvaient un tres grand nom
bre des interesses, et de la difficulte des chemins Ie
printemps et I'automne, acquiesya aleur demande 5.

Le cure de Saint-Malachie entreprit alors les de-
marches pour mener abien la mission que lui avaient
confiee ses ouailles. D'apres l'abbe Kirouac, Joseph
Jolin et Louis Tanguay participerent activement ala
construction. L'historien ne precise pas toutefois s'il
s'agit de Louis Tanguay pere ou fIls. L'ancetre des
Tanguay de Saint-Nazaire avait acette epoque 50 ans.

Son fils, qui devait s' eteindre Ie 18 avril 1960, a
l'age veoerable de 94 ans, avait 28 ans. I1 y a tout lieu
de croire que les deux hommes etaient panni les
ouvriers de notre premiere eglise. D'apres Ie temoi
gnage d'Adelard Bruneau, dit Ie grand Dollard, recue11li
Ie 19 juin 1975, Abraham Pelchat aurait lui aussi par
tic1pe aux travaux en equarrissant benevolement les
pieces de bois.

BENEDICTION DE LA CHAPELLE

Les travaux allerent rondement, et Ie 21 novem
bre 1893, la chapelJe et la petite sacristie etaient pretes
a accueillir les nouveaux fideles. L'abbe Fidel
Morissette, cure de Saint-Anselme, avait ete deIegue
par M~r Begin pour benir Ie modeste temple. Pour
bien marquer la solennite du moment, les abbes Ar
thur Gouin de Saint-Leon, Wilbrod Hilaire Couture de
Sai nte-Claire, John 0 'Farrell de Saint-Edouard-de
Frampton et Pantaleon Begin de Saint-Malachie
participerent ala celebration de la messe.

L'abbe Begin desservit la mission jusqu'a
1'automne 1895, epoque OU il fut nomrne cure de Sainte
Brigitte-de-Laval. Son successeur, Ie reverend Joseph
Honore Frechette, continua la mission eotreprise par

son predecesseur en venant dire la messe une fois par
mois. Jusqu 'en 1898, la mission avait lieu Ie premier
lundi du mois ; Ie missionnaire se rendait generalement
sur place Ie dimanche apres-midi, chantait les vepres
et entendait les confessions. Le leodemain, il enten
dait de nouveau les confessions et celebrait la messe.

ECHANGE DE CORRESPONDANCE

« En 1898, pi usieurs in teresses de la mission de
Saint-Nazaire manifesterent Ie desir d'avoir l'office
Ie dimanche, afin de s' exempter de se rendre a I' eglise
de Saint-Malachie dans les mauvais chemins du prin
temps 6.» Le 11 avril de la meme annee, Mg, Begin
s'adressait au cure de Saint-Malachie :

Cher monsieur,

It y a deja quelque temps que monsicur Paul Dube,
cure de Sainte-Emitie-de-Lotbiniere, songe aquit
ter sa paroisse pour se contenter d'un peu de
ministere qui comporterait moins de responsabi
lite.

Je lui ai propose de se retirer au couvent de Saint
Damien ou il pensionnerait, et de desservir la
fameuse (sic) mission de Saint-Nazaire. Les gens
viendraient, chacun leur tour, Ie chercher aSainl
Damien, Ie samedi et la veille des fetes, et il irait
faire les offices ordinaires et la predication du di
manche.

Le bon monsieur Dube ne demande d'autre remu
neration que Ie paiement de sa pension aSaint
Damien, laquelle serait d'environ 120 $ par annee.

II semble qu 'avec la dime et la capitation des gens
de Saiot-Nazaire, en y ajout.ant un peu du revenu
des banes, il y aurait moyen de realiser les vreux de
monsieur Dube.

Voyez les gens de Saint-Nazaire et diles-leur que,
s'ils soot assez genereux pour payer la pension
d'un pretre et aller Ie chercher ason domicile tou
tes les semaines, il y aurait peut-etre possibilite de
les faire desservir regul ierement pour tous les offi
ces ordinaires de I' Eglise.

Voyez done cela Ie plus tOt possible el donnez
nous des informatioos exactes el consciencieuses
(sic). Notre venere Cardinal affaiblit graduel1ement.
II peut encore vivre quelquesjours d'apres I'opi
nion des medecins. Priez pour lui et pour votre
tout devoue en Notre-Seigneur.

L.-N. Archeveque de Cyrene'

,/



Etrangement, deux semaines plus tard, Ie 28 avril,
l'archeveque de Quebec ecrivait de nouveau au reve
rend Frechette, faisant apparernment abstraction de
sa letfre precedente et repetant les termes de I' en
tente qu'il avait proposee aux gens de notre paroisse.
L'archeveque rappelait toutefois dans sa missive qu'il
allait agir selon « que les circonstances ou son bon
plaisir(sic) l'exigeront8 ».

Trois semaines plus tard, Ie cure de Sainte-Emilie
de-Lotbiniere ecrivait ce qui suit au cure de Saint
Malachie:

Rev. J-H. Frechelle,

Cure de Sainl-Malachie

Cher monsieur Ie cure,

Ma sante ne me penneL pas de contimler Ie saini
ministere de Sainte-Emilie. Monseigneur m 'a de
mande si je consentirais a me charger de la petile
desserte de Saint-Nazaire et je lui ai repondu ajJirma
tivemenf. Je vais me rendre a I 'orphelinal de
Saint-Damien, ma nouvelle residence, vel'S Ie 31 de ce
mois, etjepourraifaire I'o{fice aSaint-Nazaire Ie pre
mier dimanche de juin. Ces braves gens demeurent
vos paroissiens ef ceux de monsieur Gouin, puisqu 'ils
devront s 'adresser avous deux pour les bapternes,
mariages e/ sepultures, etc., et que devant bientot me
rendre amon nouveau poste, je pourrai leur donner
la rnesse, dimanche prochain. Fai ecril {/ monsieur
France Lee/ere, qui ne manquera pas, sans doute, de
leur communiquer cette nouvelle. Je lui ai dil de m 'en
voyer chercher aSaint-Damien. S 'il Y a des chantres,
nous chan/erons la grand-messe et les vepres. Je re
cevrai avec plaisir tous les renseignements que VOliS

voudrez me donner. Je suis heureux de retoumer avec
mes anciens paroissiens de Standol1 dans un endroi/
dont I'importance devient de plus en plus considera
ble.

Votre tout devoue,

Paul Dube 9, ptre

Leltre du 24 decembre 1898

La lecture attentive de la correspondance de I' epo
que entre Mgr Begin et les cures concernes nous

permet de supposer qu'une certaine confusion a pu
regner apres l'an'ivee du nouveau missionnaire, puis
que la petite mission fut, apartir de ce moment, sous

.10

la juridiction de trois pretres : Ie cure de Saint-Mala
chie, Ie cure de Saint-Leon et I'abbe Dube, ce demier
en preretralte it Saint-Damien. Dans la lettre qu'il
adresse au cure de Saint-Malachie, la veille de Noel
1898, I'archeveque cherche it clarifier Ie role de cha
Clll1 :

Bien cher Monsieur,

Je crois devoir regler de suite ce qui conceme la

mission de Saint-Nazaire dans ses rapports avec
les paroissiens de Standon et de Sainl-MaJachie.
Celte mission n'a ni existence canonique ni exis
tence civile; el1e est desservie temporairement par
Ie rev. M. Paul Dube, ala condition que les gens

de la mission payeront ameme les revenus de leur
dime, capitation et banes, la pension de ce desser

vant, ses frais de transport de Saint-Damien a
Saint-Nazaire, les dimanches et fetes, ainsi que les
frais du culle.

S'il y a un residu, it servira ala caisse de la mission.

Le desservant est tenu de chanter messe et ve
pres, d'eotendre les confessions des paroissiens
qui se presenteront aSaint-Nazaire, lorsqu 'il yest

pour les offices, el de faire la predication. Pour
tout Ie reste, les habitants de Saint-Nazaire conti
nueront d' etre, comme par Ie passe, vos paroissiens
de Standon ou de Saint-Malachie selon l'endroit

ou ils demeurent. Vous devez : 10 Faire la quete de
I'Eofant-Jesus, dont Ie revenu sera pour vous
meme dans la partie qui appartient avotre paroisse,
visiter les ecoles, reunir les enfants de celte mis
sion aceux de votre paroisse pour Ie catechisme
de premiere communion. 2° Confesser et adminis

trer les malades de cette paroisse. Cependant, si
I'on vient chercher M. Paul Dube pour quetque
malade lorsqu 'il est ala maison, il devra y alJer et
donner les secours de la religion. Les baptemes,

mariages et sepultures devront se faire non pas a
Saint-Nazaire, mais aStandon ou aSaint-Malachie
suivtlnt Ie cas, et Ie casuel appartient au cure dans
la paroisse duquel se font ces mariages et sepultu
res. Quant aleur devoir pascal, les paroissiens de
Saint-Nazaire pourront, en 1899, l'accomplir ala
chapelle de la mission; je verrai ce qu 'il y aura a
faire pour les annees subsequentes.

Votre tout devoue en Notre Seigneur,

L.-N., Archeveque de QuebeclO
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INSTABILITE DE LA MISSION

Entre Ie printemps de 1898 et l' arrivee de notre
premier cure residant, Ie ler septembre 1902, pas mains
de cinq missionnaires se relayerent pour assurer Ie
secours de la religion anos ancetres. L'abbe Dube
eut pour successeur I'abbe Fran~ois-Ph.Lamontagne,
qui demeurait au couvent de Saint-Damien.

Le reverend Odilon Dupuis qui, d'apres ['abbe
Kirouac, portait beaucoup d 'interet ala petite mission,
fit des demarches pour obtenir du gouvemement du
temps les subsides necessaires pour ouvrir une route
dans Ie se Rang, ce qui aurait abrege la distance entre
Saint-Damien et notre paroisse. Cependant, devant
I'opposition des elus municipaux de la paroisse mere,
Ie projet echoua.

Voici comment I' abbe Kirouac, diplomatiquement,
explique Ie velo du conseil municipal de Saint-Mala
chie de I' epoque :

Les gens du conseil amaient ete heureux (sic) d'ac
quiescer ala demande du missionnaire de Saint-Nazaire,
mais ilJeur etait impossi ble d 'accorder une route dans
Ie cinquieme rang, etanl donne qu'jI y avait deja un

chemin paralIele et apeu de distance; de plus, les gens
de Saint-Nazaire auraient eu deux routes de front aen
tretenir II.

Bien que I'abbe Kirouac choisisse soigneusement
ses mots, ce passage est eclairant. On per~oit nette
ment ici que les interets de la petite mission et de la
paroisse mere n 'allaient pas dans Ie meme sens. Com
ment nos pionniers reagirent-ils acette obstruction?
Nous l'ignorons, mais nul doute que la conclusion de
vait commencer as'imposer. De telles divergences
ne pouvaient qu'accentuer I'jnevitable rupture qui al
lait se produire quelques annees plus tard.

CHARLES AUGER:

DERNIER MISSIONNAIRE ET PREMIER CURE

En 1901, Charles Auger ceuvrait dans notre pa
roisse conune missionnaire. Un an plus tard, Ie
1er septembre 1902, iIentrait dans notre histoire a titre
de premier cure. De nos jours, avec la baisse de la
ferveur religieuse, il est difficile, surtout pour les gens
de la jeune generation, de se representer l'importance
du moment. Mais pour nos and~tres, ce jour constitua
sans doute une fete memorable. Voyons pourquoi.

Le cure: veritable homme-orchestre

II faut d'abord se rappeler qu'a cette epoque Ie
cure etait un des rares hommes instruits de la paroisse.
Aussi, nos gens Ie consultaient-ils pour toutes sortes
de motifs qui n'avaient rien avoir avec sa mission
traditionnelle. Les notes du cahier de prones du mois
d' avril 1903 nous en apprennent beaucoup sur l' impo
sante responsabilite de notre premier cure:

.re prie les paroissiens cette semaine de ne venir au
presbytere que pour des affaires pressantes (pour les
maJades). Vous savez queJle semaine d'ouvrage et de
fatigue se presente ; surtout lorsqu'il n'y a pas de be

deau, [et que] Je cure est oblige de tout fa ire et de tout
preparer. A1'avenir, toutes les affaires se feront ala

sacristie, Ie dimanche egalement apres ]'oftice, afln de
conserver un peu Ie presbytere propre, acette saison,
il y a beaucoup de boue. Ensuite ne pas oublier que ce

n'est pas une salle publique ; seulement ceux qui ant
affaire, une fois l'affaire faite, c'est de s'en aller. Taus
les dimanches, jamais d'affaires au presbytere, seuJe

ment pour les malades. rai vu M. Metivier pour les
reparations de la chapelle. On fera une assemblee apres

l'office ace sujet. Tous les enfants et ]es femmes de
vront sortir, les hommes devront rester 12.

Ces multiples recomrnandations d'un prone du di
manche panni tant d'autres nous montrent que Ie cure
n'agissait pas seulement conune Ie medecin des ames
mais egalement comme medecin des corps. Bref, sa
charge etait tres lourde. Mais elle s'averait, acette
epoque des pionniers, indispensable, et sans doute
valorisante :

Le cure connait tout le monde et tout Ie monde Ie con
nalt. II a ses humeurs et tous Ie savenL II parle

longtemps et 00 dart pendant Ie sermon. C' est un
homme habille en noir. II est a la fois severe et bon,
genereux et haissable. Les paroissiens s'identitient a
lui. Ils ant en face de lui une attitude correcte. lls Ie
jugent, mais its ne Ie rejettent pas. lis I'acceptent tel
qu'il esl, mais ils savent bien que lui aussi a besoin
d'etre sauve I).

UNE PERSONNALITE IMPOSANTE

Si Ie dynamisme et la force de caractere consti
tuai ent les qual ites requi ses pour deven ir pretre
pionnier, Charles Auger semble avoir ete de cette
trempe d'homme. Doue d'une physionomie agreable,

1'" ('I 0'"" J ~ {",go'::;".:.'=:.:.":,."~_ ....._._.. -_..j ~



il presente incontestablement, sur les photos que nous
avons de lui, Ie physique d'un homme d'action.

Ses realisations, pendant les six annees au il fut
notre cure, temoignent avec eloquence de ses qua lites
de pionnier. Ainsi, nous lui devons la construction d\me
ecole - residence actuelle de Jean-Charles St-Louis
- ainsi que la construction de notre presbytere et de
deux autres residences. Son dynamisme, son energie
et sa volante d'aller de I'avant sont palpables dans ses
notes de pr6nes de ce dimanche de decembre 1902,
quelques mois seulement apres son arrivee : « Que
les chantres et toutes les personnes de bonne volonte
s 'efforcent de bien preparer Ie chant pour les offices
de la messe de minuit et de Noel. Je suis bien content
de rna visite dans la paroisse de Sainte-Claire, malgre
Ie mauvais temps et Ie froid '4 . »

TEMOlGNAGE DE L' ABBE KIRotJAC

Le cure Kirouac, dont Ie dynamisme etait egale
ment proverbial, en depit d'une sante fragile, fut
impressionne par I'ardeur de notre premier cure:

Le jeune cure, plein de ze1e pour assurer Ie succ(:s et Ie
developpement de sa nouvelle mission, se mit gene
reusement aJ'a:uvre. 11 parcourut au-dela de quinze
paroisses, prechant, demandant !'aumone, et gagnant
toujours la sympathie de tous ses auditeurs par sa pa
role si suave et si feconde. II revint aupres des siens
avec lajolie somme de 3 000 $. 11 fit construire un beau
presbytere a deux etages avec une cuisine de vingt
six pieds. II fit faire ces travaux alajoumee et en sUI>'eilla
lui-meme l'execution. En 1905, il fit des additions im
portantes a la nouvelle chapelle, surtout un nouveau
clocher, tres delicat et bien en harmonie avec les pro
portions de l'edifice ; puis it fit finir l'interieur de la
chapel/e. L'entreprise fut con flee a MM. Metivier et
fils de Saint-Damien, au cout de 2 500 $ '5.

Noire presbytere a ('epoque du cure Alphonse Legendre en J92 J
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l 'e d l' rch cqul: L{ uis-Na~aire Begin sur I'intemperance

Par la grace d Dieu et du Siege apostolique

rchevequ de Quebe '

Awr jide/es de fa pOFoisse de Su;nt-NazllI'", Sall,t r 81m' ietion n Nair 'eigneur

N ~ tf ~ hers fl ,re,

t'iOb.,: poonorn 11\' J leur ~lllc 01 mljl1t s d'un pretre residant, Ie
prmnl on mi ui • rrl:L'es~ mcc ct Lld'ln gllcrie, Deja installe dcpuiS'
tk n(l bt\: e Ilncc~, 1~ c(:'[[c f1 i du sululdu~enre humnin, ' I luversain:

• N .:: Seign or llllo,]) 'ChnRl. ce rttirtl ~t LIT de fa. aix de ramiilc,', ce di sip [ ur-du bien de; e11fant.. nun n1Q ce deD10I lisaleur
inffu:u a nms~i as'implanter dans Ie CIlmf d'llIl ~d nombre dont il plait a 'fdn: les am' el cmpoisonner I 'exislence, Ah ! Nos
TI'~~ C _Frere-s, vous devez I;[dr ce monstre infcrnal ; car si vow, ne Ie fll ez, il vous piquera de ~on dard vt'llimcux, il inocul n1 dans
voo vcille.s Ie poison falal qui donne lla mort il vos ames, de1ruisant en m~me lemp8 \'~) force,' corporelies et ponanl s ravages tout
autour de 'I'ous duns vos families 'il reduit a 1a mis~ .. dans \I >, biens qu'il dis"ipe IlVt'C un!; QI mnanlc rapi 'r" jusque dans "OS

eut'~ll!S. andalises par vos mauvalli .exemple' et dont plusi t .' rnpOlleront en naissanllc gClJTI empoisonnc,

L'in~flerancl: ':10 fTc la rai Ot1 clne Lais 'C pLu£ ' I'hQlllnW quc les inSlincts de ta brute. C"csLlIl mine de la fortune et de la sanle, Ie
llCSI;&lmirties familIes, la pcrtc de I'· c. 'CiO T'inlempcl'an <] j Tllmplit I'asilc des alit ' __ I;\'est clle qui promene les ravages d'lIne
mort prell1~turee., 'esl elle en rc qui fait COll1mcttl' Ie!!. ime~ Jes plus affreux, de~ eurtrcs 6pouvanlabl 'S commt ~ l'IX qUI:

tl t LI~journaux' '~arion, 'csl dane line fautc.exln3mcmcnl grn e d 'enivre, ' 'expose,Hi tombCFda' cette aute, et il
I' ut, tout prilt,. 6viu::rl 'occasions de s'cni Tl::r, la compagnie de personncs adonne,:s i I~ )Ol~~OIl" I l1I1alson,S (I 1'011 esl expo:'c iJ
tomber i la hoi Son domlall it mort inevitablemcnt. en boiriC'Z·..,P .'? Ellc peut donner la mort B. yelre c votlS nc v ~1. lnquicte.l
I aJ ~ lleJle inc.ullseqll.:n e et C1yet I Qberr' tii1n !

Depuis s n rrivee parmi \lCJU~, rc lstelJr s't:S[ L:leve contrt Ie d' metre e I' intemperance qui rnalheureuselllcnt regllt:nt cn volrc
paroiss II vous en.ll ignn,le Ie' dang montre les neall:lS ons' mmc S 'et it vous a conjure au nom dc Dietl cl dll salut dc vos ~irnes

de renol1~er' ette hllbln.~e er eet, elo" er 1M' lLlIJ~ J~:< mQY flS I (Ie ~ ClllS de I' 1lI1l11I1'I dan. c Iriste cllal11cntable pe~he qui
VllllS d ~h{jnure !.lH' u~ Jin spirit 1I1~rIt tcorp reUelll • 1I11'~ full qu j'JliJ '~l Jt;;von' ct, , n '"eUI pilS rempli. au tribunal
de Dielt,IID Uttl~Jugcmcm:, il (1'ut cti IlIJ Cl.IIIlp1C rl:'doulahlc ' n::pdn: de v C!l qu'n :iumit 131 ¢c' s pcnlre par usillanilllilc et
sOl'Jsih:nce, NnJ5J" cu g~.rms: Iltinllere~lle rnpagncelvoll, Ir hcr Fr'er !iCoondc ~I !Jansl' c mpi3\Scm ntde
cc g "C coil' Ue ch r plI:;l, ale. ~n~ lou I". NIlS ~' ('her. Fi ere.', y trt' ciJr' .. ' • 1 toujou, f1 it ir promouvoir Ies
interels =111p tcls de 'a pam" ' • tm :/lil1l;r d I utes se' on:: ~ lleve op r s r u'C', ~\ amelinttr volI'\:: ~ nl all point
de vue til: vo~ intcrels o,rpm'cls, ommc Ci3 qui con me la ~ nte publiqllc, qu' 1 point d VLiC di: V ' IIcvanla~ finilJl iers ou autre:>,
COI11Il1C par cxempl Lll confe lion de ChemlJl!l, l'ouverture des routes. I 1'llaintien du bcm md e et de la alll:. Mais a n.I !Qut, i1 est Ie
gardien d!: III mora lite publiqu~ cl C'llsl avec llutoritc qu'il tonne eonlre Ie vice d' rradant de I'inlt:rnp~.-a.nct ell de I'ivrogncrie,

Cc: d n D de l'inlempcmn.. s Tres lCI'S Pre '. a des co plices d" votl'U pnroil!s 'c 'c~nl cc.ux ,nlxquc1!s il :>ugger" dc
lIeutmli:>eJ'l'rtJ lion bieJlfai. ante col ... 1 lair!!:' tlu p, Ire, en vcnw til en each e, ell cOJl[l nl !l'CUJ lice le oomm e boissons
cnivrantes au dn de vos felig,il;tllS s fumlllc ; ceo SOnl cncore Cf,,"UX qu.i onl la lllalh~un::llSlt pssion dt'll'inlt:mr;trmncc ~I qui pmtegcnl
autan! que possible Ie: tmfiquants :ms lic;c:nrc : CCliont ceux qui san+; respcd pour ia sobriC1c dQ~.i-cUTl gem: ou saIlS ~ ir eomptc de
lEi faiblcssc des i ;nes se font I Irlo ,curs II boiss n~ rflfttcnt e chaqu I( iU i1s ft1nt fl U cll4po t dislril .er
ensuit de nom ~reux n ' ns I cetle liqueur I:1tivrantt et empoisonnec, lou' e,e' geJTh ont des compliees du demon l des ~gen'..
r·enlt:r. qui cntmiocnl danlll11s IIbiIDC~ los limes raehctee.s au prix dLi sang de- Notre Seigneur J' us Christ. alhcur alOllS ccs agents:
IlmIb~"UT vcnde , nTJl1h~ur il C!ClIX qui l~ prolegclll ct I~ avo sent, rnalheur aux colporteurs Cl aux distriblll,eurs de Ilncof]s : ils
.luna&!' 'ut ,\llr I il ~tj;S lcs hl\lrb< n. I' L::ltl~ de I col' e de meu c:l mllin ~ (len:. s "appesantlra tilt llU tard II' Cli.•

Nou, avollS C nfifl ~,NOI>Trt':.~ IlI'1'ii Frilrcs. q & lidi'lles DUX directive!! dorll1 > s r \I('!tIT 'Curc~cI qu nous vault ren uvclons, v
SCT/i:Z d 'sormais severes vis·.:i·,,'i!l.les ebiteur~ ~~ boigsons san hecnce., el qt ous sere7. fcrmes et couragellx dans la iutlC aleur faire
el que ValiS ne manq\lcrl:! pas de,j nonce( 1 't'\JupJlbl~s t:t ·l 'poursuivrc 'ans trt:vc ni merci I C'cst a cc prix qu la vlctoirc sera
dumb e meril~rji d·~tt.:: cOlirottnOl:: pOlT Dil.::u ~llll regncrparrnl VQUS, pour I bonheur de tous, III belle vcrtu de 11Ilemperancc qui
r~1 \le,en obllt,pcrfc nODllC,l:llridlll::JpaI1Di ec mm leajndl d.lL'1,landBqlle'l'l~m l~rf Illlrfll ~.Ie!ldeg.ld nL 'faiSRllt
d,' tit dall Ie 1I ie:r II vlce I dllDs I' ~f ~e d lou g • mls&re !

Dlin ' Qu6bc,c, SOllS !loire seiu ,Ie !lCf,lll etu dio ci> ~ I con esc ng e llulre Secr lair', Ie dix-scRt novembre L9012,

L. ·N, Arch. d~ Quebec

Par mllndemellt JeMon. igltl:lJr
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TAPAGE DANS LA PETITE PAROlSSE

Un des sujets de recrimination qui revenait Ie pJus souvenl
dans les cabiers de prones etait Ie desordre public. Un an
apres son arrivee a litre de cure, au mois d 'octobre 1903,
J'abbe Charles Auger y notait son intention de parler « des
desordres, etc., des jeunes gens ». Pendant plusieurs annees,
la liedeur religieuse, Ie tapage. ('alcool, les mefaits publics
constiruerent unc source de preoccupation constante pour
nos cures. En voici pour preuves quelques extraits de ser
mons:

Novcmbre J902 : « .Ie rcmarque ici qu' iI ne se fait pas d 'ac
tion de grace ou presque pas. A ['heure d'adoralion, iln'y a
presque personne, de meme ala messe Ie matin : les gens nc
viennent meme pas aux messes qu'ils font recommander. »

Decembre 1904 : « Eviler tout desordre. L'eglise cbauffera Ja
veil Ie. »

Avril 1905: « Le temps de Paques est tennine ce malin, il y
en a cinq qui n'ont pas fait leurs Paques dans cetle paroisse,
c'est bien triSiC, <;a attire les malCdictions de Dieu sur la
paroisse. »

Juillell906 : « Desjeunes gens se sonl permis encore diman
che demier de fa ire du tapage, se sont chicanes, toujours lcs
memcs, encore pour la boisson, apres notre belle retraite sur
la temperance. »

Fevrier 1907 : « Que pcrSOllne ne s'approcbe des sacrcments
sans avail' loul paye ee qu'il doit a l'egHse ou au cure,je les
enverrai immediatement. })

Decembre 1907 : « Nc pas prendre de boisson pendant Jes
fetes et surtout Ie jour de (' An. »

27 feyrier 1916: (d'espere qu'on voudra bien faire atten
tion, dans les families au il ya des personnes qui sont exposees
a faire des exces, a ne pas scandaliser ces petits qui auront
l'rei1 oU\/ert sur vous pour voir si leur priere a ete exaucec. La
premiere precaution aprendre est de ne pas faire de provi
sion. »

29 juillet 1917 : « Prions atin de compenser pour toul Ie mal
qui se fail dans notre paroisse. »
24 decembre 1919 : « Dans I'eglise, que personne ne soit une
cause de distraction ou de scandale pour les autres. »

18 decembre 192\ : « Evitez les desordres aNoel et pendant
les feles. Commenccz !'annee saintemell[ si vous voulez que
Ie bon Dieu vous accorde une bonne et sai nte allnee. »

Les premiers syndics: Nazaire Jolin,
Louis Tanguay pete et Pierre Lachance

LES PREMIERS SYNDICS

Les premiers syndics de 1a jeune paroisse furent
Nazaire Jolin, Louis Tanguay pere et Pierre Lachance.
Dans une entrevue realisee en 1975, Ernest Jolin ra
contait que les trois hommes avaient participe au
transport des bancs de la petite eglise, qui, semble-t-i1,
provenaient de Saint-Gervais. Nazaire Jolin, qui etait
Ie pere d'Ernest, avait egalement fait don d'une va
che au nouveau cure, ce qui en dit long sur Ie denuement
du jeune pretre.

LE PREMIER CIMETJERE

Homme d'action, Ie cure Charles Auger ne se
perdait pas en paroles inutiles. Aussi, la seule men
tion qu'il fait de notre premier cimetiere, en date de
juin 1903, est-eUe extremement breve. « Corvee : plan
ter la croix du cimetiere 16.» Sans doute pressentait-il
J'ampleur de la tache, car Jes gens travaillaient encore
it l'epoque « au pic et a la pelle ». Les ereintants et
fastidieux travaux se faisaient manu ellement, sans
mecanisation, sans support financier du gouvemement,
sans possibihte de verser un quelconque salaire aux
travailleurs les plus assidus.

/I'~- .y.,f i ,.,{. 'II ".'In}: ...
-------------------~-_._~~~~



La croix du cimetiere,
don de Georges Belanger

TOUT LE MONDE VEUT ALLER AU ClEL

Vers la meme epoque, la petite paroisse de Saint
Benjamin procedait aI'amenagement de son premier
cimetiere. La monographie de la paroisse, redigee, en
)997, sous la plume de Gil1es Veilleux, nous apprend
que les benevoles ne se bousculerent pas a l'entree
du terrain. Nous serions tente de retorquer, avec une
pointe d'ironie, qu'en depit du fait que tout Ie monde
veut aller au ciel, personne ne s'est jamais vraiment
bouscule aux portes du cimetiere.

Du moins, c· est Ie constat qui se degage des no
tes de prones du cure du petit village beauceron, l'abbe
Eleucippe Rochette:

Plusieurs m'ont offert de l'argent, disant qu' jls ne pour
raient pas venir acause des immenses travaux qn'ils

ant. rai cru ne pas recevoir cet argent. Vous dites que
VallS ne trouvez pas de monde pour venir avotre place
(sic). Je ne pourrais pas, moi non plus, en trollver et
ceux qui ont chalToye de la terre sont bien aises de
garder pour leur famille Ie terrain deja prepare 17

Peut-etre Ie laconisme du cure Auger s'explique-
t-il par Ie fait qu'il a ere infonne des difficuJtes rencontrees
aiJleurs dans ce genre d'entreprise, notanunent aSaint
Benjamin. Toutefois, nous connaissons maintenant
suffisanunent cet homme poursupposer qu'ici, aSaint
Nazaire, les travaux d'essouchement, d'epierrement,
de remplissage allerent rondement. En effet, au de
but du mois d'octobre, nos gens etaient prets pour
souligner I'evenement.

BENEDICTION DE LA CROIX DU CIMETIERE

Les registres officiels de la paroisse, dates du 13 oc
tobre 1902, nous apprennent que deux corps furent
deposes dans Ie petit terrain benit, situe approximati
vement derriere Ja caisse populaire actuelle, au cours
de cette annee.

Un an plus tard, Ie 17 octobre 1903, on procedait
ala benediction de la croix du cimetiere. On profita
de I' occasion pour benir Ie chemin de croix de I'eglise.
Citant un journal de l'epoque, voici comment l'abbe
Kirouac rapporte l'evenement :

Dimanche apres-midi, notre paroisse etait en hesse. Vel's
les deux heures, la cloche de notre egJise faisait appel a
tOllS les paroissiens pour [Ies invi tel' a] assister a la
benediction solennelle d 'un chemin de croix dans
I'eglise et d'une croix dans Ie cimetiere.

Vel's les deux heures et demie, il y avait foule compacte
d'etrangers venus des paroisses de Saint-Leon-de
Standon, de Saint-Malachie, de Saint-Damien. Tous
les etrangers onl pu admirer Ie developpement rapide,
Ie progres extraordinaire qui s'est realise depuis deux
ans dans notre village, grace a I'initiative et au zete
infatigable de notre devoue pasteur qui n'a epargne ni
son temps ni son argent pour embel1ir notre village.

Que de foison a vu Ie reverend monsieur Auger, noIre
digne cure, a la tete de corvees, encourageant et sl imu
lant par sa presence les ouvriers au travail; on dit meme
qu 'il tra<;a les plans de plusieurs maisons. Aujourd'hui,
nous avons une belle eglise, un splendide presbytere,
qui fait I'admiration non seulement de la paroisse mais
meme de lout Ie comte. Vel's les deux heures. Ie reve
rend Pierre Ouellet, cure de Saint-Leon. delCgue de Sa
Grandeur Mgt L.-N. Begin pour benir Ie nouveau che
min de croix, etait attendu avee impatience. Pour des
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raisons de ministere, il ne put assister ala ceremonie.
Notre cure fit la benediction solennelle de ce chemin de
croix et Ie reverend J.-A. Kirouac, cure de Saint
Malachie fit les frais de la musique.

Apres la benediction du Sai.nt Sacrement, suivie du Te
Del/m. la procession se mit en marche et se diJigea vel'S
Ie cimetiere de notre paroisse OU fut chante Ie Libera
pour nos morts. Avant la benediction de la croix, Ie
reverend l-A. Kirouac, cure de Saint-Malachie, fit en
plein air Ie sennon de circonstance. II prit pour texte :
Ecce lignum crusis in quo sa/us mundi pependit. Le
predicateur no us rappela ce qll'etaient la croix et Ie
supplice de la croix dans Ie paganisme, puis ce qu'elle
est dans Ie christianisme. Dans la premiere partie, il
rappela Ie supplice de la croix chez les Grecs, chez les
Romains et chez les Juifs ; il tennina la premiere partie
en rappelant I'histoi.re de deuxjeunes epoux, Timothee
et Maura, qui furent suspendus ala croix pendant neuf
Jours.

Dans la deuxieme partie, il considera la croix conune
etan! I'instrument de suppl ice de I'Homme-Dieu, comme
la chaire d'eJoquence d'ou il nous instruit. lci Ie predi
cateur commenta les sept paroles du Christ; puis enfin
il considera la croix comme retendard sous lequel ont
marche Jes douze millions de martyrs, les vierges, les
confesseurs et les pontifes. « La croix, dit-il, a ete Ie
symbole du Christ: elle doit ctre aussi Ie notre. » Apres
la benediction de la croix, la foule se rendit all cimetiere.
Grace a l'amabilite de notre cure, 1es paroissiens de
Saint-Leon-de-Standon, de Saint-Malachie et de Saint
Damien ont pu visiter Ie presbytere. Les paroissiens
de Saint-Nazaire savent apprecier Ie devouement de
leur cure, et prieront Dieu qll' il Ie conserve longtemps
aleur affection 18

Treize ans plus tard, au printemps 1916, l'abbe
Pierre A. Dion annon9ait en chaire Ie debut des tra
vaux visant adeplacer le site du cimetiere paroissial.
La jeune fabrique n'avait pas Ie choix. Au cours des
annees 1970, Edmond Gaulin temoignait de la neces
site de tels travaux : « C'etait devenu un veritable
effing de grenouilles 19. »



A une assemblee des francs tenanciers de la paroisse
(mission) de SainL-Nazaire Lenue it la sacristie, it a ete
admis a l'unanimite que Ie cimetiere actllel est tout a
fait impropre a ['inhumation des corps, ne fut-ce [sic]

qu'a cause de !'endroitqu'i! oceupeau sommet du vil
lage, ce qui d'ailleurs lui a valu d'etre condamne par Ie
bureau du conseil d'hygiene; et qu'en consequence,
les syndics sont alltorises it [aire I'achat d'un nouveau
terrain destine aeet usage, et qui aura selon ia loi, ete
approuve ou accepte par Ie susdit bureau du conseil
d'hygiene. Fait eL passe Ie 17 oetobre 1915 20

Six mois plus tard, la terre du demier repos comptait

10 l sepultures, dont celie de nombreux enfants morts

en bas age, car, en ce debut de siecle, la mortalite

infantile fauchait, bon an mal an, de nombreuses peti

tes victimes. La demiere sepulture du premier

cimetiere fut d'ailleurs celIe de Ja petite Maria Lea

Lacroix, agee de trois mois, fille de Napoleon et

d'Emma Lacroix et petite-fille du premier maire de

notre municipaJite.

« Votre cimetiere est enfin commence. Les tra

vaux vont tres bien. Nous serons certainement prets
atemps 21. }) Comme en font foi les commentaires du

cure Dion en ce 25 juin 1916, 1es penibles travaux al

laient tout de meme bon train. L'evenement revetait

line importance considerable, puisque Ie pretre an

non9ait en chaire Ie 2 juillet suivant :

Nous terminons nos eorvees celte semaine pour ache
verde prepareI' notre nouveau cimetiere pour la visite
de l'eveque. Si quelqu'un veul faire la toilette ases
batisses, il faut y penseI' cette semaine. Je vous don
nerai dimancbe l'ordre de la visite. Des aujourd'hui,je
peux vous dire que l'eveque arrivera par Ie quahieme
rang. Tout Ie monde devra se tenir pret pour s'age
nouiller ason passage afin de recevoir sa benediction
puis Ie suivre ensuite. De plus, pendant que l'eveque
sera it la paroisse, tous ceux qui auront aaller au pres
bytere devront passer par la porte principale en avant 22

Lajoumee etait splendide en ce 9 judlet 1916, et

Ie dimanche suivant, I'abbe Dion commentait la visi te

de son eveque dans les mots suivants : « Nous avons

eu une belle visite pastorale. Merci d'abord aDieu

qui nous a favorises d'une belle temperahlre et en

suite merci a tous les paroissiens pour Ie bon ordre et

l'empressement que vous avez montres avous rap
procher des sacrements 23. »

Deux mois plus tard, Ie 4 septembre 1916, la pe

tite Marie Bernadette Ruel, agee d 'un an, fille

d'Anselme Ruel et de Leonie Marceau de Saint

Nazaire, etait la premiere depouille aaller rejoindre

les sepultures transferees au debut de l'ete. Le nou

veau lieu de repos serait assez grand pour accueillir

les victimes de la terrible grippe espagnole qui sevirai t

deux ans plus tard.

PholOgraphie prise au caul's des annees 40: Anna Goupil el Alber/a Lachance



Plusieurs decennies s'ecoulerent. Au printemps

de 1971, par l'entremise d'un programme gouverne
mental de creation d'emploi, Ie cimetiere subit une cure
de rajeunissement. Les travaux furent supervises par
Roger Beaudoin et Adrien Bechard. C'est a cette
epoque qu'on planta les magnifiques erables qui bor
dent actueHement Ie site.

Avec les annees, Ie terrain du cimetiere devint
exigu. Au mois de septembre 1990, sous la supervi
sion de Bertrand Fillion, de nombreux benevoles
entreprirent son agrandissement en erigeant d'abord
un quai de pierres des champs d'une longueur de
60 pieds sur 30 de largeur. Trois ans plus tard, les
marguilliers du temps deciderent de completer I'ame
nagement du terrain; Gaetan Fillion s'occupa du
demenagement du charnier.

Une equipe de benevoles proceda vers la meme
epoque al'amelioration du terrain en Ie couvrant de
tourbe, don de la famille Bernard et Geralda Labrie.
Real Fillion completa, avec quelques personnes de
vouees, la renovation des murs exterieurs du petit
chamier. La secretaire du projet, Jacinthe Bruneau,
presenta un rapport totalisant des depenses de
1 639,61 $, somme modeste, compte tenu de I'ampleur
des travaux, et qui demontre Ie grand esprit de solida
rite qui anime nos gens lorsqu'il s'agit de relever ses
manches pour atteindre un objectif commun.

Le 11 juin 1916, avant d'entreprendre les travaux
d'amenagement du cimetiere, I'abbe Dion avait dit it
ses paroissiens : « Montrez-vous genereux, car cette
fois c'est pour vous que vous travaillerez. En effet,
personne ne peut dire qu' il n'aura pas besoin de cime
tiere 24.) S 'i I avait ete des notres lors des travaux

executes ces dernieres annees, ce pasteur aurait su
rement ete fier des descendants de ses paroissiens.

Comme nous l'apprend I'abbe Kirouac, notre pre
miere eglise etait en realite Ie reamenagement de la

petite chapelle construite en 1890. Etrangement, les
notes de pr6nes de l'abbe Auger sont peu nombreu
ses compte tenu de l'importance de ces travaux. Tout
au plus se bome-t-il aannoncer en chaire, au mois de
juin 1904, ['inauguration de l"eglise par Mgr H. Tetu.
La ceremonie eut lieu un mardi, a9 heures.

Un mois plus tard, I'abbe Auger aunon<;;ait la vi
site de Mg'L.-N. Begin. II peut sembler etrange au
premier abord qu 'une petite paroisse comme la notre

ail re<;;u en moins d 'un mois la visite de deux eccle
siastiques de haut rang. On serait porte acroire que

la modeste eglise fut inauguree deux fois. Cependant,
une etude plus attentive des archives du temps nous

apprend que la confusion n'est qu'apparente. Le
3 juillet 1904, MgT Begin venait simplement con firmer

les enfants de la paroisse.

A J' epoque, Ia visi te de I' eveque constituait un
evenement de grande soJennite. L' importance du per
sonnage, la rarete de sa visite - it ne venait

generalement que tous les quatre ans pour la confir
mation -, Ie decorum rattache autour de son rang, la

foi souvenl bon enfant de nos ancetres, l'absence de
moyens de distraction, tout concourait a faire de ce

jour un moment qui sortait de l'ordinaire. Cette am
biance, ['abbe Auger la traduit bien lorsque, du haut
de la chaire, il fait ses reconDnandations. «Nous som

mes heureux, c'est pour nous un jour de joie et de
bonheur. Ne pas rester sur la place publique pendant
les offices, ni aux portes des maisons. Ne pas faire
comme dimanche dernier 25. »

ERECTION CANONIQUE

En 1839, Ie Parlement quebecois de I'epoque vote
la Loi des paroisses et fabriques, base du systeme

qui regira les fabriques jusqu 'en 1966. Cette loi pre
voit egalement toutes les formalites quant aI' erection
civile et canonique des paroisses par I'eveque. L' erec

tion d'une nouvelle paroisse par decret canonique est
par consequent soumise a une procedure etablie, a
laquelle les francs tenanciers, c'est-1'1-dire les person

nes majeur.;s, proprietaires et residant dans 1es limites
de la future paroisse, doivent se conformer.

II ne faut pas confondre arrivee d 'un nouveau
cure, ouveliure des registres et erection canonique.
La jeune paroisse doit prouver sa viabilite avant qu 'un
statut officiellui soit accorde. Trois ans apres l'ouver

ture de nos registres parolssiaux, la situation materielle
de la jeune eglise est encore precaire. Ainsi, Ie 17 oc
tobre 1905, le grand vicaire du diocese de Quebec
s'adresse au cure de Saint-Michel-de-Bellechasse
pour obtenir de I'aide de cette vieille paroisse bien eta
bLie et plus fortllnee. Dans sa Jettre, le grand vicaire



precise que Ja paroisse de Saint-Augustin vient d 'adop

ter la mission de Sainte-Apolline; la paroisse de

Saint-Anselme, celle de Saint-Camille, qui a vu l'arri

vee de son premier cure residant en 1902 :

J'ai pense realiser dans Ie diocese ce qui se fait ailleurs
sans trop de sacrifices: faire adopter les missions par
les paroisses anciennes et a J'aise (comme Sainl
Michel-de-Bellechasse) qui se chargeraient de pour
voir, avec Ie temps, au foumissement des chapelles.
De cette maniere, line paroisse devient la filleule de
I'autre qui exerce envers elte une charite vraiment chre
tienne. Si la paroisse ancienne possede quelques
omements sacerdotaux de surplus, quelques bouquets
moins frais que les autres, elte en fait don a[a mission
qu'elle vient d'adopter. Je viens vous demander, mon
sieur Ie cure, si la paroisse de Saint-Michel. guidee par
votre zele et votre foi, ne se chargerait pas de la mis
sion de Saint-Nazaire, qui est dans un grand besoin.
Le missionnaire pourrait se mettre en communication
avec vous et vous faire connaitre 1a liste des objets
necessaires pour que Ie cuite puisse se faire d'une
maniere convenable dans son egJise 26.

Les notes des cahi ers de pr6nes de I' epoque nous

apprennent qu'en depit du zele du vaillant pasteur, notre

jeune paroisse connall des debuts diffici1es. L'indi

gence et la negligence risquent de remettre en question

l'avenir de la petite conununaute paroissiale. En voici

pour preuve Ie propos qu 'il tenait a ses paroissiens en

novembre 1905 :

C'esl Ie temps de payer la capitation. N'atlendez pas
au demier temps pour Ie faire. Les negligents qui ne
paient pas sont avertis de payer Ie plus tot possible,
car je les retiendrai sur les sacrements. C'esl toujours
les memes, il y a deja deux fois que les memes noms
vont it \'eveque : Mgr Begin, en voyant mon rapport, a
etc surpris de ne pas trouver plus de revenus dans
Saint-Nazaire. 1l m'a charge de vous dire qu 'il va vous
faire desservir par un vicaire, line basse messe Ie di
manche si l(a n' augmente pas 27

II faudra fLnalement attendre une vingtaine d'an

nees, c'est-a-direjusqu'en mai 1924, avant que notre

paroisse soit canoniquement reconnue. Cependant,

des I'annee 1906, notre petite conununaute paroissiale

franchissait Ie pas Ie plus important dans sa longue

demarche pour atteindre sa pleine autonomie.

Precieux temoin de l'evenement qui approche,

I'abbe Auger faisait Ie commentaire suivant au mois

de fevrier 1906 : « Parler de votre erection de paroisse.

Tout Ie monde devra aller signer une requete deman

dant I'erection scolaire de la paroisse chez M. Felix

Lachance apres Ja messe, il me semble que la loi exige

seulement la majorite des francs tenanciers du terri
toire aerigers. »

Si nous nous reportons al' epoque ou nos grands

parents entreprirent la construction de notre eglise

actuelle, nous pouvons abon droit nous demander si

l'accroissement assez lent de notre population justi

fiait des travaux aussi considerables. Autrement dit, il

fallait surement un autre motif. La reponse a cette

enigme nous vien! en partie de Maurice Audet:

« C'etait devenu un vrai cric-crac. »

En somme, certains craignaient pour leur secu

rite. Le probleme remontait a I'epoque de la

restauration de 1'humble chapelle, une vingtaine d 'an

nees plus tot, et la structure du clacher sembJait etre

en cause. Quai qu'il en soit, cette annee-Ia, malgre

quelques reticences et divisions, comme c' est toujours

Ie cas dans ces circonstances, nos gens decide rent

qu 'ils allaient avoir une nouvelle eglise.

Le 8 decembre 1924, Ie cure Arthur Premont, du

haut de la chaire, confitmait que les travaux allaient

debuter. II devait etre un peu nerveux, car Ie projet ne

faisait pas I'unanimite. Les paroissiens qui assiste

rent a la messe ce dimanche-Ia durent sortir un peu

plus tard que d 'habitude si on en juge par la longue

liste de directives et de recommandations du pasteur:

Explication sur construction de 1'eglise. a) Charge des
marguilliers, charge des syndics, charge du cure avec
ses deux categories, peines (sic) dll cure. b) Quels sont
ceux qui vont payer la repartition, tous les proprictai
res meme ceux qui n'onl pas signe la requete. c) A
propos de la question du bikhage et du charroyage du
bois, c'est I'affaire des marguilliers mais nOll celie des

syndics. Resolution me pennettant de Ie faire couper
immediatement pour cause. Preuve approbation de

M.~ Langlois et pennis du cardinal. Si vaus voulez, on

vous paiera et vous paierez volre premier paiement.

d) Condition du buchage et du charroyage : 2 $ par jour

pour une joumee raisonnable d'un homme et I $ de

plus pour Ie cheval. Chacun apporte son diner et ses

~
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D'apres Maurice Audet, fa structure
de la premiere eglise etait del'enue peu
.fiable. ( C'ewit till vrai erie-crac. »

outils (par groupe). Pas d'enfants, sinon payes pour
un enfant [sic). Troisjours [chacun) pour Ie bGchage.

Charroyage memes conditions ou partage les deux

bllchage et charroyage,justice autant que possible (sic).

Evitez les placotages. Cela vous nuit, meme a vous

meme.

Ceux qui desirent prendre part, donnez-nous vos noms
afin que I'on puisse vous donner votre tour. Essai

cette semaine et plus en gros la semaine prochaine, si

vous ne venez pas, on Je fera couper par des hommes
pr-ets agagner cela. Plusieurs milliers de piastres pour

ront etre gagnes pendant la construction. Question du
moulin, c'esl ]'affaire de j'entrepreneur, un homme de

la place avant un etranger, les auu'es proprietaires de

moul ins sont consentants.

Encore une fois, la bonne entente fera Ie succes, et

rend I'entreprise plus facile et attirera les benedictions

du bon Dieu. Acte d'humilite de la part des opposants

(sic), quelques-uns ('ant fait. Ne perdez pas vos meri

les, surtout n'offensez pas Ie bon Dieu ace sujet-Ia.

Pas de jalousie. L'an prochain, 10rs de la benediction
de la premiere pierre, Son Eminence m'a promis sa pre
sence ; faites que je puisse alors lui rapporter que des
louanges de vous 29.

4

DEMOLITION DE LA VIEILLE EGLISE

II fallait aussi proceder ala demolition de 1a pre

miere eglise, ce qui provoqua de l'amertume chez

certains si on en juge par les propos du cure Premont.

Elle fut toutefois ctemolie, et c'est Joseph Bruneau qui

en acheta Ie bois. Dne partie de cet excellent bois se

retrouve encore de nosjours dans la finition de la resi

dence de Marie-Berthe Blais (Mme Leopold Bruneau).

Grace au temoignage de Maurice Audet, cite par

Rene Blais, une anecdote eclairante sur la foi popu

laire de l'epoque nous est parvenue. Le jour au on

jeta Ie clocher par terre, on crut que 1a croix, objet

ben it, ne serait pas demolie. Ma1l1eureusement, la nai

vete religieuse de nos ancetres subit ce jour-Ia une

Iegere remise en question. Quant au bois du clacher,

il allait fina1ement entrer dans la construction de la

cabane a sucre de Claudias Bruneau.

La charpente de la petite sacristie allait, quant a

elle, beneficier de pI usieurs annees de sursis et etre Ie

temoin de quelques-unes de nos pages d'histoire les

plus pittoresques. EUe fut d' abord demenagee de

I'autre cote du chemin, pres de 1a residence actuelle

d'Alexis Fillion, et connut differentes affectations. Elle

appartint un temps a Anselme Jolin, qui y tenait un

petit magasin.

Les gens de cette generation nous racon ten t qu' on

y faisait Ie dimanche, apres la messe, une excellente

creme glacee maison, luxe inoul et inoubliable pour

ceux qui ant connu les dures privations des annees

d' entre-deux-guerres. Rene Blais se souvien t qu' on

y vendait parfois certains fruits exotiques, principale

men! des bananes.

La vieille sacristie connut plusieurs proprietaires.

Alyre Lachance et son epouse y vecurent un temps.

Le demier propridaire aurait ete Joseph Roy. Lors

qu'elle fut definitivement demolie, Ie bois fut achete

par Leo Simms, de Saint-Malachie.

UNE ENTREPRISE DE GRANDE ENVERGURE

Dans une entrevue realisee Ie 3 juillet 1975,

Nazaire Lachance temoignaitque les Atkinson avaient

foumi, pour la construction de 1a future eglise, une

coupe de bois d'une excellente qualite. Dans leLivre
des deliberations de la fabrique de Sainl-Nazaire



de !'epoque, nous pouvons d'ailleurs lire ce qui suit:

«II y a assez d'epmettes pour former I 000 a I 200 cor
des de bois de papier, assez de merisiers pour donner

200 000 pieds de bois, iJ y a quelques centaines d' era
bLes, cedres et autres arbres 30. »

La construction d'un batiment aussi imposant ne
cessitait un suivi regulier. Les notes du carner de prones

nous pennettent de suivre presque quotidiennement
l'evolution des travaux pre1iminaires d'approvisionne

ment en bois:

14 DECEMBRE 1924. BGchage cette semaine. Lundi,
mardi et mercredi, les groupes de Charles Pelchat et de
Joseph Bruneau; jeudi, vendredi et samedi, les grou
pes de Georges Belanger et d'Anselme Rue!.

21 DECEMBRE 1924. Demain, trois groupes pour bu
cher, celui de Joseph Aube, celui de Joseph Fillion et
celui d'Alphonse Bilodeau.

28 DECEMBRE 1924. BGchage du bois cette semaine,
on va donner une chance aux plus evalues, s'i1 y en a
qui ont ete oublies dites-Ie, et ceux qui desirent donner
leur nom, il est enCOre temps 31.

Sans doute en prevision des sonunes importantes

requises pour la construction de la nouvelle eglise, Ie
cure Premont Lanyait I'invitation suivante, en chaire,

Ie 1er janvier 1925: « Les paroissiens qui auront de
I'argent a preter ala fabrique, veuillez m'avertir que

je puisse vous donner la preference 32. »
Ce demier commentaire est eclairant et nous en

apprend plus que tout grand discours sur la grande
confiance que nos ancetres portaient a l' institution qui
vehiculait Leurs valeurs et Leurs croyances. Placer de
l'argent pour en faire profiter son eglise, c'etait, en

1925, non seuLement une valeur sure pour Ie salut de
son arne mais un placement fiable pour ses vieuxjours.

A n'en pas douter, nos paroissiens etaient d'ex

cellents limeurs, car Ie 25 janvier, Ie pasteur emettait

ce commentaire : « Bfichage fini. Felicitations pour
votre bonne volonte. Charroyage commencera de
main. Au mille pieds 3,50 $. II faudra suivre l'ordre
pour que tout aiUe bien B » Deux semaines plus tard,

Ie 8 fevrier, Ie cure contremaitre ecrivait dans ses no
tes de prones: « Charroyage de bois fini hier.
Remerciements. Je vais verifier tout Ie travail fait et
calculer Ie montant que chacun a gagne 34. })

DEBUT DES TRAVAUX

II fallut attendre quelques mois avant que les tra

vaux de construction debutent. Les plans prevoyaient
que la nouvelle eglise mesurerait 115 pieds de front

sur 45 de large. On peut supposer cependant que les
moulins ascie de notre paroisse ne cbomerent pas ce

printemps-Ia.

Le 14 juin 1925, les travaux etaient en marche,

puisque Ie cure Premont, en chaire, avait fait la mise
en garde suivante a ses paroissiens : « Defense d'al

ler sur la nouvelle eglise pendant les travaux, surtout
de monter dans les echafauds 35 »

Si on en juge par ses longues recommandations
du 5 juillet suivant, Ie 12 juillet 1925 dut constituer une

joumee fastueuse pour nos grands-parents, une jour
nee des grandes occasions, comme seule I' EgI ise

catholique savait les organiser al'epoque :

L 'eglise en cons/ruction en 1925



Dimanche prochain aura lieu la benediction de la pierre
angulairc de la nouvelle cglise a2 h 30. Cette ceremo
nie sera presidee par son Eminence Ie Cardinal

Louis-Nazaire Begin el Ie sermon sera donne par
Mg, Raben Lagueux, cure de Saint-Roch de Quebec.

C'est une visite extraordinalre pour nous, un primat de
1'Eglise, il faut Ie recevoir dignement. It arrivera ici en

auto vel's les cinq heures, samedi apres-midi. Le lende
main, il assistcra ala grand-messe et vous adressera la
parole. II n'y aura aucune ceremonie a son arrivee,

mais qu'un grand nombre soit pres de I'eglise lars de
son arrivee. [I va falloir fa.ire des decorations et net
toyer les chemi ns et poser des drapeaux tout Ie long de
son passage, chacun de nous doit orner Ie devant de

sa maison avec balises pres des maisons et pavilions
tant que vous en aurez. Apres la messe, dans la sacris
tie, reunion des hommes et jeunes gens qui pOlmaient
nous donner une aide pour decorer l'eglise, au presby

tere et aI'endroi! de la cen~01onie. Vous avez taus une
carte, raison d'etre de ces cartes, amenez les autres
baiser l'anneau pastoral de son Eminence. Pour cela,
on met un genoll a terre devant son Eminence et on
baise l'alUleall et depose J'enveloppe dans Ie panier.

Mardi soil', asept heures, exercice de chant pour les

chantres. Que les margui lliers, syndics et membres du
conseil soient presents aI'assemblee de ce matin pour

avail' une entente sur le programme asuivre. Faisons
de notre mieux pour recevoir ce bon cardinal qui vien!
nous voir malgre ses 84 ans 36.

MgT Begin etail venu en automobile, une veritable
attraction au coms des annees 1920 en milieu rural.
Clermont Pelchat, qui affichait deja une certaine pros
perite, etait Ie proprietaire d 'une rutilante Durant)7
1924. Il allait avoir Ie privilege d'aller chercher Ie ve
nerable primat a Quebec et de Ie reconduire. C'ctait
a l'epoque un grand honneur, mais selon Ie temoignage
de Claude Lachance, cette joumee de gloire allait ap
porter au commeryant maintes taquineries.

C'est qu'une semaine apres la visite pastorale, Ie
cure Premont, laconiquement, recommandait l'ame de
Louis-Nazaire Begin aux prieres de ses paroissiens.
Nous ignorons si les gens s' inquieterent longtemps pour
1e salut eternel de leur eveque, mais nous avons ici
tous les ingredients pour les exagerations qui s'ensui
virent. La rumeur circula bientot que Ie « pied un peu
pesant» de !'organisateur politique liberal pouvait y

Proprielaire d'une rulilante Durant 1924, Clermont Pefchat avail eu /'honneur d'aller chercher
A,W Louis-jVazaire Begin a Quebec et d'aller fe reconduire lors de la ber/Miction de noire eglise actuelle.



avofr et pour quelque chose dans la deterioration su
bite de" tat de sante du cardinal.

II s gissait evidemment d'une plaisanteric et Ie
frornagcr se preta sans doute de bonne grace aux raiIle
ries de ses am.is. Peut-etre Clermont P 1 ha~ ,'pliqua
t-il avec humour qu'une tellc atteinte asa reputation
de bon () ctem ne pouvait provenir que du cote de
ses adve ires politiques. lIoi qu 'il en s it, Ie pietre
etat d n rou.tes tortueus s etait sans do lC a.1 epo
que 1 ~j 1 de preoccupation f(~elle. La mauvaise
condition de notre reseau routier devait d'ailleurs faire
l'o~iet, quelques annees plus tard, d'un court te.moi-

gnage revelateur. Dans un petit livre autobiographi
que, un pionnier de la colonisation en Abitibi, Philippc
Dorval, originaire de Saint-Anselmc et cousin de Phi
lippe Pelchat, raconte que son frere avait fait
l'acquisition d'une Chevrolet 1928 et que tOllS deux
etaient venus rendre visite aleur oncle, Hector Pelchat:

Un mille avant l'arrivee, il y avail un gros ravin au bas
d'une grosse cote avec un petit pont pour ITa\' rser.
En traversant Ie pont, Ie driving shaJt CllSSC. 'ous
voi la arretes. On a diJ se rendrc apied ch~7.11l()n ()nclc~

Odilon s'est reodu apied, adeux mill ,t dcmi plus
loin, afin d'obtenir une remorque aSaint-Malachie J~.

Le' cloches de. /'eglise/urenf ben ires /I? 22 aoiir j 926.



ACHAT DES CLOCHES

Les travaux de l'eglise, qui avaient ete confies a
Philippe Roberge, entrepreneur de Saint-Jean-Chrysos
tome, allaient rondement. Anticipant 1'heureux jour
de l'inauguration prevue pour l'ete suivant, Ie cure
Premont faisait part, Ie 11 janvier 1925, de la signa
ture du contrat pour I'achat de trois cloches: une de
I 500 livres, qui donnait la note sol; une autre de
1 100 Iivres qui rendait la note la ; la demiere de 850 li
vres qui emettait la note si. Le cout total des trois
cloches s'elevait a2 100 $.

Le 2 mai 1926, Ie cure Premont annonyait que la
nouvelle eglise et les cloches seraient benites Ie
18 juillet par Mg· Langlois. Entre-temps, Ie 23 mai, il
informait ses paroissiens que Ia premiere messe serait
celebree Ie dimanche suivant. Le pasteur en profita
pour emettre quelques directives: « Suivre Ie trottoir
temporaire pour entrer, s'essuyer les pieds, dans les
bancs, faire attention pour ne pas les grafigner avec
chapelets, etc. 39 »

La nouvelle eglise ne fut finalement benite que Ie
22 aout, avec un retard d'un mois par rapport a
I'echeancier qui avait ete etabli. Le delai etait proba
blement attribuable it un probleme dans la livraison
des cloches. En effet, le 25 juil1et, une semaine aprt':s
la date prevue initialement pour leur inauguration offi
cielle, Ie cure Premont arUlonyait ases paroissiens que
les cloches devaient arriver incessamment. «Ceux
qui veulent les monter de la station, veuillez me don
ner vos noms »40, avait-il ajoute.

Ce ne fut que quinze jours plus tard qu'il confirma
que les cloches etaient enfin arrivees aQuebec. La
benediction etait prevue pour Ie 22 aout. Une semaine
avant, toujours du haut de la chaire, Ie pasteur donnait
quelques directives pour Ie bon deroulement des cele
brations :

Dimanche prochain, Ia messe se chantera a9 h 30. Be
nediction de I'eglise et des cloches a3 heures p. m.!
sermon par I 'abbe Frechette, cure de Sainte-Claire.
Decorez vos maisons. Mettez cela propre. Avant la
benediction, personne n'entre dans I'eglise, les portes
seront fermees. Chreur de chant de Levis. Vous vien
drez tous sonner les cloches et donnerez des places de
bancs aux etrangers, surtout les hommes qui pourront
se mettre au jube 41.

Le dimanche suivant, ala messe de 9 h 30, Ie cure
Premont, qui ne laissait rien au hasard, emettait ses
ultimes recommandations : « A trois heures, benedic
tion de I'eglise et des cloches. N'entrez pas dans
I'eglise avant Ie signal. Faites attention ala boisson.
Venez pour etre a I'arrivee de M~ vers 2 h 30 42• »

Le 10 octobre suivant, il ecrivait qu' il avait pro
cede ala benediction d'une statue de sainte Therese
de l'Enfant-Jesus, don de Florida Fillion. « Ce meme
jour, nous avons etrenne une nouvelle lampe de sanc
tuaire, don de M. Ie docteur Piuze de Saint
Malachie 43. »

Un an plus tard, Ie 20 novembre 1927, Ie cure
Premont rappeJait son depart, prevu pour Ie 22. Ayant
vecu six ans dans la paroisse, illaissait derriere lui une
nouvelle eglise et, comme pour s'assurer de la conti
nuite de son ceuvre a travers les generations, avait
preside plusieurs offices religieux, dont les mariages
d' Anselme Blais, de Maurice Fillion, de Romeo Fillion
et d' Alyre Fillion.

Le docteur Louis-Joseph Piuze.
Ilfit don de la lampe du sanctuaire

de I 'eglise actuelle.



Outre Ie patrimoine religieux officiel, qui relevait
des autorites ecctesiastiques, Ie patrimoine religieux
populaire, c'est-a-dire la frequentation de heux de culte
plus modestes comme la grotte a la Vierge et la croix
de chemin, occupa une place importante dans la vie
des gens. Ces humbles sites de piete etaient parfois
eriges pour contrer une calamite naturelle. Le 8 juillet
1877, par exempJe, Ie cure Odilon Paradis, de Saint
Anselme, benissait une croix de chemin pour tenter
d'enrayer un tembJe insecte nouvellement arrive de
1'Ouest americain et «promis a un bel avenir en terre
quebecoise ». II s'agissait du doryphore, plus prosal
quement connu sous Ie nom de « bete a patate ».

Le patrimoine religieux populaire repondait la p1u
part du temps a un besoin de remercier Ie Tout-Puissant
ou Ja Vierge pour une faveur obtenue, une guerison
per9ue comme miraculeuse. Tel fut Ie cas de notre
petite grotte a la Vierge situee a la sortie sud du vil
lage, qui semble avoir toujours fait partie du decor,
mais qui a son histoire. Alberta Lachance en temoi
gne:

« En 1939, pendant une longue maladie, avec I'en
couragement de mon mari,j'avais prom is a la Vierge
d'eriger sur notre terrain une petite grotte souvenir si
je revenais a la sante et de querer I'argent pour les
statues en temoignant que j' avais ete guerie.

En 1941, apres avoir recouvre fa sante,
Alberta Lachance pri! I'initiative

de laire eriger une grolle d la Vierge.

'I

« Le cure Gauthier, aquij'avais parte de mon pro
jet m'avait dit : "II nous faut une grotte assez grosse
pour que ce soit paroissial." Enjuin 1940,j'etais as
sez bien quoique encore faible pour prendre charge
de rna famille. En aout,j'ai fait du porte-a-porte pour
la quete des statues. C'etait genant, car 1'argent etait
rare a ]a fm de ces annees de crise.

« 1'ai recueilli 13,50 $. IJ me manquait beaucoup
d'argent pour acheter de grosses statues. Entin, j 'ai
fait appel ad'autres bienfaiteurs genereux. Les sta
tues ont ete faites par sreur Sainte-Emilienne du couvent
de Saint-Damien, au prix de 45 $. C'etait un prix de
faveur, car j 'avais ete pensionnaire a Saint-Damien.

« En mai 1941, monsieur Ie cure a demande aux
gens d 'apporter de la roche pour construire ]a grotte.
II a fallu un deuxieme appel, quelques-uns seulement
avaient repondu. Les travaux avaient commence Ie
26 maio WeIhe Tanguay et Maurice Audet avaient
aide mon mario

Man frere Leopo[d et Louis Tanguay ant charroye Ie
gravier avec les camions, [e bois, [a chaux, etc. Alfred
Audet a fOllmi Ie bois pour faire Ie pont d 'entree de la
grotte. L'aute[ et [a balustrade ant ete faits par Leon
Jolin gratuitement. NallS aVailS amenage une petite
source dans la grolte. Le 15 jui n, on a ell [e reposoi rde
1a Fete-Dieu.

17 AOOT 1941 : BENEDICTION DE LA GROTTE

Le temoignage d'Alberta Lachance, recueilli il y
a quelques annees, nous apprend aussi que la bene
diction de ce nouveau lieu de culte eut lieu Ie 17 aout
1941. Laureat Bechard portait la statue de la Vierge ;
Alyre Goupil, la statue de sainte Bernadette. Emilia
et Gisele Pelchat, Femande et Rolande Lachance ven
dirent des roses souvenir. Leon Jolin avait fait don
d'un luminaire et toutes les bougies furent allumees
ce jour-lao

Le site marial fut I' objet d 'un culle au rosaire pen
dant quelques annees. La baisse de ferveur religieuse,
qui s'amorya au debut des annees 1960, marqua pour
Ie petit reposoir un certain abandon.

Au debut des annees 1990, on prit non seulement
conscience de la valeur patrimoniale et religieuse du
lieu mais aussi de sa decrepitude. Quelques benevo
les, entre autres Rene Blais et Robert Marceau,



17 Gout 1941. Laureat Bechard a !'!lonneur
de porter fa precieuse statue.

En arriere-p1an, Ie maire de I 'epoque,
Clermont Pelchat.

s'occuperent de Ie restaurer. Au cours de I'de 1999,
Georgette Pelchat a magnifiquement complete Ie ra
frakhissement de la petite grotte. Au cours de I' ete
2001, elle a egalement restaure Ie christ roi en face de
I'eglise. L'annee precedente, Leonard Morin et son
epouse, Pauline Perreault, avaient apporte une pre
cieuse contribution a la preservation du patrimoine
religieux de notre paroisse en effectuant d'importan
tes reparations au clocher de notre eglise.

LA CROIX DE LA MONTAGNE

D'apres Ie temoignage de Roland Fournier, qui est
ne dans notre paroisse et y a reside de nombreuses
annees, la croix du 4° Rang Sud, situee sur Ie terrain
de Richard Fillion, a ete construite par son grand-pere,
Jolmny Fournier. Dans une entrevue telephonique rea
lisee Ie 14 juillet 2000, il nous racontai tun evenement
qui avait marque sajeune enfance. Vers l'age de trois
ans, eprouvant constamment de la douleur aux reins, il
ne marchait pas encore, une situation qui inquietait
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Johnny Fournier:
if erigea la croix du 4' Rang Sud.

beaucoup ses parents. En desespoir de cause, ceux
ci avaien1. fait la promesse de participer a I'erection
d 'une croix de chemin si Ie jeune Roland se retablis
sait. Le bambin prit suffisamment de forces pour
exploiter plus tard Ia terre de son pere, avant d'aller
s'etablir ,) Saint-Leon au cours des annees 1960.

LA CROIX DE CHEMIN DU 3'- RANG

Au milieu des annees 1940, Louis Tanguay petit
fils prit l' initiative de renover la vieille croix de bois du
3e Rang. II commanda Ie christ de Quebec, et c'est
Alyre Tunnel, de Saint-Malacbie, qui se chargea de
I' erection de la croix de fer. Jeannine Tanguay racon
tait que, dans son enfance, Philippine Dupont (MTIC Noe
Bolduc) ne passait jamais devant la croix sans y faire
une priere. La benediction de la croix eut lieu au mois
de septembre 1945. Voici comment un quotidien de
Quebec rapportait J'evenement :

Son excellence, Mb" l-Omer Plante a beni, hier apres
midi, une croix de chemin dans Ie rang de la paroisse de
Saint-Nazaire. M. Ie cure Eugene Gagnon et monsieur
I'abbe Joseph Fortin, de la librairie de I' Action catholi
que, assistaient a la ceremonie ainsi que les gens du



Au milieu des annees 1940, Louis Pit Tanguay prit
I 'initiative de renover 10 vieilfe croix de bois
depuis lars remplacee par line croix de metal.

rang et des regions environnantes. Monsieur Ie cure
presenta scs hommages {l Son Excellence et prononya
Ie seDDon sur les enseignements de la Croix. La cere
monie se termina par la formule rituelle de baiser ala
Croix 41.

LA. CROIX DE CHEMIN DU 6E RANG

De nos jours, la croix du 6e Rang n'existe plus.
Cependant, son histoire est tres interessante. Jl faut
remonter aux annees 1940 pour la connai'tre. Un jour,
une residante du rang, Marie Fournier (Mme Noel Roy)
est attaquee par un bceuf. Un voisin et parent, Nazaire
Lachance, entendant ses cds, se porte it son secours.

Grievement b1essee, Marie est hospitalisee, car
sa vie est en danger. Son mari fait alors la promesse
d'eriger une croix de chemin si elle revient ala sante.

Benediction de la croix du 6" Rang

OUVERTURE DES REGISTRES RELlGIEUX

Le 13 oclobre 1902, l'abbe Charles Auger pro
cede aI'ouverture des registres reIigieux. ns'agit du
bapteme de Nazaire Lachance, fils de Gedeon
Lachance et de D61ina Lacroix. Le parrain et la mar
raine sont Annand Lachance et Marie Lacroix, oncle
et tante de I' enfant. Comme l' indique 1e prenom attri
bue al'enfant, les parents sont conscients de vivre un
moment historique.

Neuf jours apres cet heureux evenement, I'abbe
Auger inscrit au registre des sepultures une date plus
douloureuse, celie de l'inhumation de la jeune L6dia
Fortier, 14 ans, fille d'Achille Fortier, fromager, et de
Josephine Labrecque.

n faudra attendre au printemps suivant pour que
Ie premier mariage celebre dans la jeune paroisse y
soit enregistre. Le 20 avril 1903, Placide-Aime Gagnon,
marchand de Saint-Leon, ePOllSe Marie-Albertine
Tremblay, fille de Charles Tremblay et de Louise Gauthier.



Heureux evenement sans doute, mais la vie du couple
ne sera qu'une longue suite d'epreuves. Les jeunes
maries s'etablissent it Saint-Leon-de-Standon.

Le 27 decembre 1913, Marie-Albertine donne
naissance it un enfant mort-ne. Quatre jours plus tard,
la veille dujour de I' An 1914, lajeune mere succombe
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ason tour. Six mois plus tard, sa petite Juliette va la
rejoindre.

Quelques annees apres Ie deces de Marie
Albertine, I'autre enfant, la jeune Marguerite Emma,
est emportee au printemps de sa vie. EIle n'a que
treize ans. Le lendemain de Noel 1949, Aime Gagnon
va finalement rejoindre sa famille.

Nazaire Lachance et SOil epouse, Beatrice Roy. vel's 1926. UI1 quart de
siec1e plus tot, le bapteme de Nazaire Lachance avait ete la premiere inscription
au regisfre religiew.: de notre paroisse.
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JOSEPH-CHARLES AUGER

1902-1908

Joseph-Charles Auger nail a LeclercviUe, dans
Lotbiniere, Ie 23 avril 1871. 11 est Ie fils de Damase
Auger, cultivateur, et de Camille Auger. 1I fait ses
etudes a Quebec ou it est ordonne pretre par Mgr Louis
Nazaire Begin Ie 28 mai 1899. La meme annee, il est
nomme vicaire aL'IsleL

L'autorite diocesaine Ie nomme ensuite aum6nier
de l'orphelinat de Saint-Damien-de-Buckland. En
1902, il devient Ie premier cure de Saint-Nazaire-de
Dorchester. En 1908, il est nomme cure de Lac-aux
Sables, dans Ie comte de Portneuf En 1917, son etat
de sante l' oblige a se retirer. II vit par la suite de
nombreuses annees a Quebec et it Chateau-Richer.
II decede a I'Hopital Saint-Sacrement de Quebec Ie
5 decembre 1946 et est inhume dans Ie cimetiere pa
roissial de Leclercville.

JOSEPH-EMMANUEL ROCHETTE

1908-19J4

Joseph-Emmanuel Rochette naita Saint-Augustin,
dans Ie cornte de Portneuf, Ie 17 juillet 1875. II est Ie
fils d'Alfred Rochette, cultivateur, et d' Agnes Juneau.
II est ordonne pretre par Mkrr Louis-Nazaire Begin Ie

22 avril 1900. II est d'abord vicaire it Notre-Dame-du
Portage (1900-1901), it Sainte-Anne-de-Ia-Pocatiere
(1901-1906), it Saint-Casimir (1906-1908). De 1908 a
1914, il est cure it Saint-Nazaire. II exerce par la suite
son ministere it Saint-Fran<;ois, Ile d'Orleans (1914
1918). De 1919 it ]930, l'abbe Rochette est cure it
Saint-Marc-des-Carrieres. De 1930 it 1940, i1 est
aumonier al'Hopital de la Jemmerais et it la maison
mere des Sreurs de Saint-Joseph-de-Saint-Vallier. En
1940, il se retire it la maison Saint-Dominique, rue Saint
Cyrille. II decede Ie 12 aout 1965, aI'age de 90 ans.

PIERRE-ABRAHAM DION

1914-1920



Pierre-Abraham Dion nait a Saint-Gervais Ie
28 juin 1874, de I'union de Franyois Dion et de
Syrnphorose C6te. 11 est ordonne pretre Ie 15 mai 1904
aQuebec. Il est successivement vicaire a Saint
Ephrem, it Saint-Patrice-de-la-Riviere-du-Loup, it
Saint-Jean-Baptiste et a Saint-Roch de Quebec. II
est par la suite nomme cure aSaint-Nazaire, puis it
Saint-Ludger ou il decede Ie lor juillet 1921. II est in
hume dans Ie cimetiere de Honfleur Ie 6 juillet 1921.

ALPHONSE LEGENDRE

1920-1921

Dominique Alphonse Legendre nalt Ie 8 aout 1885
aLewiston, Maine, de l'union de Joseph Legendre et
de Philomene Lachance. II fait ses etudes au College
de Levis et au Grand Seminaire de Quebec. II est
ordonne pretre Ie 6 avril 1913. II est successivement
vicaire a Sainte-Croix (19l3-1917), it Beauceville
(1917-1919), a Cap-Saint-Ignace (1919-1920). En
192 I, il devient desservant de la paroisse de Saint
Bruno-de-Kamouraska. Quelques mois plus tard, il
est nomme cure it Saint-Nazaire-de-Dorchester, puis
cure aSaint-Odilon-de-Cranboume. En 1928, l'auto
rite diocesaine l'appelle it la cure de Saint-Laurent, lIe
d'Orleans. La maladie I'oblige quelques mois plus tard
it se retirer aI'hospice Saint-Dominique. II decede a
Quebec Ie 8 janvier 1935. L'abbe Legendre est in
hume dans Ie lot familial au cimetiere Belmont.

ARTHUR PREMONT

192 I-I 927

Arthur Premont voit Ie jour Ie 15 juillet 1884. Il
est Ie fils d'Arthur Premont et de Belzemire Drouin.
II est ordOtme pretre Ie 21 mai 1910 en la basilique de
Quebec. II est d'abord vicaire it Sacre-Cceur-de
Jesus (Beauce) pendant onze ans, puis cure de Saint
Nazaire de 1921 a1927. 11 est alars nomme cure de
Saint-Cceur-de-Marie (Megantic) ou il exerce son
ministere pendant quatorze ans. Il est par la suite
nOlTIme vicaire de la paroisse Saint-Malo ou il est in
hume le2J fevrier 1957, it I'age de 73 ans.

AMEDEE CARON

1927-1937



Amedee Caron voit Ie jour Ie 13 juin 1885 aSaint
Jean-Port-Joli. II est Ie fils de Barthelemy Caron et
de Domitilde Caron. II fait ses eludes classiques au
College de Sainte-Anne-de-Ia-Pocatiere et ses etu
des theologiques au Grand Seminaire de Quebec. II
est ordonne pretre Ie 29 juin 1915 aSainte-Anne-de
la-Pocatiere par Ie cardinal Louis-Nazaire Begin. De
1915 a1927, I'abbe Caron est vicaire aSaint-Victor.

It est cure aSaint-Nazaire, de 1927 a1937, et de
Monl-Carmel, de 1937 a 1952. II se retire aQuebec,
puisa Riviere-du-Loup. II ctecede Ie 21 octobre 1956
et est inhume dans Ie cimetiere paroissial de Saint
Jean-Part-Job Ie 25 octobre.

ROBERT GAUTHIER

1937-1944

Robert Gauthier nalt Ie 6 avril 1897 it
Deschambault. II est Ie fils de Wilbrod Gauthier et de
Josephine Gosselin. II fait ses eludes au Petit Semi
naire de Quebec et est ordonne pretre Ie 21 mai 1921,
dans la basilique de Quebec, par Ie cardinal Louis
Nazaire Begin. II est d' abord vicaire dans la paroisse
de Saint-Roch de Quebec, puis de L'lslet-sur-Mer. 11
enseigne Ie chant gregorien pendant plusieurs annees
dans differentes paroisses du diocese de Quebec. II
est par la suite cure de Saint-Nazaire, de 1937 a1944,
puis de Saint-Charles-de-Grondines. II decede au
Foyer Saint-Joseph de Levis Ie 20 novembre 1986, a
I'age de 89 ans, et est inhume dans Ie cimetiere
paroissial de Deschambault.
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EUGENE GAGNON

1944-1955

Eugene Gagnon nalt le 5 mai 1904 a Sainte
Marguerite. II est Ie fils d'Alphonse Gagnon et de
Leda Dussault. Apres avoir ete vicaire dans diffe
rentes paroisses du diocese de Quebec, il est nomme
cure de Saint-Nazaire-de-Dorchester. Par la suite, iI
exerce son ministere aupres des religieuses de Saint
Tite-des-Caps et de Saint-Damien. II decede Ie 5 mai
1998 au Centre d'accueil Saint-Joseph de Levis. II
est inhume Ie 11 mai 1998 dans Ie cimetiere de sa pa
roisse natale.

HECTOR LACROIX

1955-1959



Hector Lacroix voit Ie jour aLa Durantaye Ie 4 fe
vrier 1906. II est Ie fils de Fidele Lacroix et d'Elmire
Carrier. 11 est ordonne pretre Ie 16 juin 1934. Au
cours de sa carriere ecclesiastique, il est vicaire a
Frampton, aSaint-Vallier, professeur au College de
Levis, vicaire aSaint-Nicolas, cure aSaint-Nazaire
de-Dorchester, aumonier de I' H6tel-Dieu-du-Sacre
Ceeur et de la maison Mallet. II se retire aI'H6pital
general de Quebec. II decede aI'Hotel-Dieu de Levis
Ie 4 novembre 1980 et est inhume dans Ie cimetiere
de sa paroisse natale Ie 8 novembre 1980.

JEAN QlJlRJON

1959-1963

Jean Quirion nalt Ie 18 janvier 1913. II est Ie fils
d' Alexandre Quirion et de Denise Faucher de Saint
Ephrem-de-Beauce. II est d'abord vicaire dans
plusieurs paroisses du diocese de Quebec, puis cure
de Saint-Nazaire-de-Dorchester et de Saint-Pierre-de
Broughton. II est par 1a suite aumonier des Seeurs de
la Charite de Quebec. En 1980, il se retire au pen
sionnat Saint-Louis-de-Gonzague, aQuebec. II decede
Ie 12 d6cembre 1995 et est inhume Ie 16 decembre
dans Ie cimetiere familial de Saint-Ephrem-de-Beauce.

CLEMENT PERRON

1963-1966

Originaire de Scott-Jonction, Clement Perron voit
lejourle 14juin 1915. II est Ie fils d'ArthurPerron et
d'Anna Perreault. Apres son ordination, il exerce son
ministere aSaint-Elzear, aSaint-Tite-des-Caps, aSaint
Pierre-de-Hroughton, a Saint-Yves, a Quebec, a la
Maison m(~re de Saint-Damien, au Centre hospitalier
Robert-Giffard, aSaint-Nazaire et 11 Saint-Magloire
de-Bellechasse. II se retire aScott-Jonction en 1983.
II decede ,'l l'H6tel-Dieu de Levis Ie 22 juin 1991, a
l'age de 76 ans, et est inhume dans Ie cimetiere pa
roissial de Scott-Jonction Ie 24 juin.

P AMPHILE CLOUTIER

1966-1969
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Pamphile Cloutier voit Ie jour Ie 5 janvier 1916 a
Saint-Victor. 11 est Ie fils d' Alfred Cloutier, cultiva
teur, et d'Alma Bernard. II est ordonne pretre Ie 19 juin
1943. De 1943 a1966, il est vicaire dans diW:rentes
paroisses du diocese de Quebec (Sainte-Julie, Saint
Ferdinand, Saint-Georges, Notre-Dame-de-Ia-Presen
tation, Saint-Pie-X). En 1966, il est nomme cure a
Saint-Nazaire, et de 1969 a 1978, il est au service de
la paroisse de Saint-Nicolas. Le 7 juillet ] 978, it est
nomme cure au Foyer de Charlesbourg. Il decede Ie
27 novembre 1991 aSaint-Gilles de Lotbiniere et est
inhume dans Ie cimetiere paroissial de Saint-Victor Ie
30 novembre.

LUCIEN CANTIN

1969-1972

Lucien Cantin nail aSaint-Augustin-de-Desrnaures
Ie 19 janvier 1922, de I'uuion d' Arthur Cantin et de
Delphine Genest. II est Ie dixieme d'une famille de
dOllze enfants. Apres ses etudes primaires, il entre
prend ses etudes secondaires chez les Freres des ecoles
chretiennes aSainte-Foy. Apres six ans d'enseigne
ment a Saint-Roch de Quebec, il fait ses etudes
theologiques au Grand Seminaire de Quebec.

Apres avoir ete ordonne pretre Ie 10 juin 1951,
par Mg, Lionel Audet, it est successivement vicaire a
Saint-Casimir, aNotre-Dame-de-Pitie et aSaint-Malo.
De 1964 a1969, iI est aumonier de la CSN, du Centre
d'apprentissage de la construction de Quebec et de
deux institutions secondaires, l'Ecole Marie-de-

l'Incarnation et l'Ecole Monseigneur-Laval. De 1969
a 1972, I'abbe Cantin est cure de Saint-Nazaire et
aum6nier aI'ecole secondaire de Saint-Damien.

En 1972, il est nomme cure aSainte-Brigitte-de
Laval; en 1978, aNotre-Dame-de-Jacques-Cartier ;
en 1989, aPortneuf-Station, OU il demeurera jusqu'en
1992. Jusqu'en 2001, il exerce un service de sup
pleance dans plus de vingt-cinq paroisses.

RAYMOND LAMONTAGNE

1972-1974

Raymond Lamontagne voi t Ie jour Ie 25 mars 1928
a Notre-Dame-de- Levis. Il es t Ie fils d' Edmond
Lamontagne, pilote, et d'Anna-Rose Legendre. II etu
die au College de Levis, puis au Petit Seminaire de
Quebec. II est ordonne pretre Ie 4 juin 1955.

II est successivement vicaire aNotre-Dame-des
Laurentides (1955-1960), aSaint-Malo (1960-1965),
a L'Ancienne-Lorette (1965), a Saint-Pie-X (1966
1969), aSaint-Mathieu (1969-1970), aSaint-Augustin
0970-1972). De 1972 a 1974, il est cure a Saint
Nazaire ; de 1975 a 1985, aBreakeyville ; de 1985 a
1988, aNotre-Dame-de-Levis, sa paroisse natale. II
decede accidentellement aBeaumont Ie 27 mai 1990.
II est inhume Ie 3 juin 1990 dans Ie cimetiere Mont
Marie.
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MARCEL ROBERGE

1974-1979

Neuvieme d'une famille de quatorze enfants,
Marcel Roberge nait Ie 11 octobre 1943, aSaint-Fran
yois, lie d'Orleans, de funion d'Henri Roberge et de
Gracia Allaire. Il fait ses etudes primaires dans sa
paroisse natale. De 1957 it 1965, il etudie it I'EcoJe
apostolique de Levis et au College de Levis.

De 1965 a1969, il etudie en theologie it I'Univer
site Laval et au Grand Seminaire de Quebec. 11 est
ordonne pretre Ie 24 mai 1969, par Mgr Laurent Noel,
aSaint-Franyois, He d'Orleans. 11 celebre sa premiere
messe Ie lendemain a I'eglisc Saint-Pascal de Que
bec.

De 1969 a1972, il est vicaire it Saint-Charles-de
Bellechasse ; de 1972 it 1974, animateur de pastorale
au College de Saint-Damien ; de 1974 it 1979, desser
vant it Saint-Nazaire. A la meme epoque, il est
animateur de pastorale it J'ecole secolldaire de Saint
Raphael et au centre educatif de Saint-Charles. En
1979-1980, il prend une annee de ressourcement a
I'Universite Laval.

De 1980 it 1984, I'abbe Roberge est successive
ment vicaire it Saint-Andre de Neufchatel, it
Saint-Gerard-Magella et it Val-Belair. De 1984 it 1988,
il est cure de Saint-Hilarion, dans la region de Charle
voix. De 1988 it 2001, tout en exeryant Ie ministere
dominical, il est auditeur au tribunal ecclesiastique de
Quebec.

AnRlEN THIBAULT

1980-1987

Originaire de Saint-Cajetan-d' Annagh, Adrien
Thibault voit Ie jour Ie 19 aout 1923. Il est Ie fils de
Wilfrid Thibault et d'Albea Noel. II prononce ses vceux
perpetuels chez les Spiritains de Montreal Ie 13 de
cembre 1952. II est d'abord missionnaire au Nigeria
pendant huit ans. De 1964 it 1976, il ceuvre en pasto
rale dans Ie diocese de Joliette. De 1976 it 1987, il est
cure de Saint-Nazaire et de Notre-Dame-Auxiliatrice
de-Buckland. II se retire ensuite dans sa paroisse
natale. II decede Ie 9 fevrier 1999, it I'Hotel-Dieu de
Levis, et est inhume Ie 13 fevner dans Ie cimetiere
paroissial d' Annagh.

GERVAIS BEGIN

1987-2000



Troisieme d 'une famiIle de quatre enfants, Gervais
Begin nait Ie 5 novembre 1934. II est Ie fils de Florent
Begin et de Marie-Rose Langlois. II fait ses etudes
primaires it I'lnstitu t La Mennais. De 1961 a1964, il
fait un stage chez les Oblats de Marie-Immaculee.
En 1977, il fait un an de philosophie au Seminaire de
Saint-Georges. II entre al'Universite, puis au Grand
Seminaire, en ao11t 1978, ou il obtient son baccalau
reat en theologie. De 1981 a 1983, il fait un stage
pastoral dans la paroisse de Saint-Nicolas. En sep
tembre 1983, il retoume au Grand Seminaire pour sa
preparation au sacerdoce. II obtlent un certificat en
pastorale. II est ordonne diacre Ie 25 fevrier 1984 et
pretre quelques mois plus tard, soit Ie 9 juin 1984, en
l'eglise paroissiale de Sainte-Germaine-du-Lac
Etchemin. L'abbe Begin celebre sa premiere messe
Ie lendemain, en la chapelle Notre-Dame-d'Etchemin.

II est successivement vicaire aEast Broughton, a
Saint-Josepb-de-Lauzon et a Notre-Dame-des
Laurentides. De 1987 al'ete 2000, il est vicaire admi
nistrateur des paroisses de Saint-Nazaire et de
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland. A la fin de
cette cure, il se retire dans sa paroisse natale.

DANIEL J. JACQUES

2000-

Daniel Jacques nait Ie 14 juillet 1941 a Saint
Edouard-de-Frampton. II est Ie' fils d' Albert Jacques
et de Jeannette Brien dit Desrochers. II a trois seeurs.

Apres ses etudes primaires aFrampton et au petit
college, il fait ses humanites it I'Ecole apostolique

Notre-Dame-de-Levis puis au Petit Seminaire de la
Fraternite sacerdotale du Lac-Superieur (nord de
Montreal). Cette communaute religieuse se voue a
l'adoration eucharistique et au service des pretres.
Daniel fait son noviciat a la Pointe-du-Lac. Par la
suite, il fait sa philosophie ala Fratemite sacerdotale
du Lac-Superieur.

En 1963, il entreprend ses etudes theologiques a
I'Universite gregorienne de Rome pour les terminer a
1'Universite Saint-Paul d'Ottawa. Dans sa paroisse
natale, Ie Icr juiIlet 1967, il est ordonne pretre par
Mgr Lionel Audet, eveque auxiliaire de Quebec.

De 1967 it nos jours, l'abbe Jacques exerce son
ministere en milieu paroissial : Saint-Malo de Quebec,
Notre-Dame-Auxiliatrice de Verdun, Sainte-Genevieve
de Sainte-Foy, Sainte-Marie (La Nouvelle-Beauce),
Saint-Leonard-de-Portneuf, Sainte-Henedine-de-Dor
chester, Sainte-Marguerite-de-Dorchester, Saint-Maxime
de-Scott, Sainte-Therese-de-Lisieux de Beauport.

Le 7 ao11t 200], il est accueilli a Saint-Nazaire
conuue administrateur de la paroisse. Jl a pour mission
de preparer une equipe pastorale pour les paroisses de
Saint-CCl:jetan-d'Annagh, de Saint-Philemon, de Notre
Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, de Saint-Damien et
de Saint-Nazaire.



Les vocations religieuses furent relativement ra
res dans notre paroisse, mais 11 faut tenlr compte de

notre bassin de population et de l'absence d'une classe
moyenne susceptible de proposer d'autres modeles

d'accomphssement. De pere en fils, la seule vocation

envisageable, c'etait la vocation agricole. Ce sont done
les jeunes filles plutot que les jeunes hommes qui fi

rent ce choix de vie.
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La premier vocation reli 't::u
ed n une hi phi plus d nt p 'i 01

g 1 menl de la fa 'Ile Corriveau. Pour .na,
niece d' lodie, Ie modele c i de, a tant a mit
ct det rmi nt da p pre Jecii.i n d' tn.:
au ou ~nl

LINA CORRIVEAU

Lina Corriveau naIl Ie 26 octobre 1909, de I'union
d' Anselme Corriveau et de Delima Bolduc. Elle fait
ses etudes primaires a1'ecole du 3< Rang et etudie par

la suite au Couvent de Frampton. Elle tennine ses

etudes au Couvent de Limoilou, puis prononce ses
vreux chez les Sreurs Servantes du Saint-Creur-de

Marie en 1927. Elle est la premiere religieuse de notre

paroisse et porte Ie nom de sreur Saint-Anselme.
Apres ses I~tudes, elk enseigne la couture au Couvent
de Limoilou. Elle decede Ie lcr mars 1948, al'age de

38 ans, arHopital Laval. Son service et sa sepulture

ont lieu ala maison mere de Beauport.

COLETTE TANGUAY

Colette Tanguay nalt Ie 29 decembre 1925, de
l'union d'Emest Tanguay et de Laura Bruneau. Elle

fait ses etudes primaires al'ecole du village et etudie
par la suite au Couvent de Saint-Anselme. Elle entre

en religion en J943 et prononce ses vreux perpetuels
chez les Seeurs de la Charite de Quebec Ie 15 juillet
1950, cing ans apres avoir prononce ses vreux tempo

raIres.

De 1946 a 1960, elle enseigne aLa Malbaie, ala

Commission des ecoles catholiques de Quebec, aThet

ford Mines et aSaint-Anselme. De 1960 a1965, elle
etudie aMontreal; en 1965-1966, elle est directrice

de Ja Commission scolaire regionale de Tilly.
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De 1966 a1969, elLe est directrice de la formation
religieuse et professeure de theologie ala maison mere.
En 1969-1970, elle enseigne au College Marguerite
d'Youville, puis est directrice de I'etablissement.

De 1977 a ]987, elle est conseilh~re en informa
tion scolaire et professionnelle au College Notre-Dame
de-Bellevue. Elle retoume par la suite au College
Marguerite-d 'Youville pendant une dizaine d'annees.
En 1997, elle se retire pour se consacrer au benevolat
a la maison Jesus-Ouvrier et aupres des malades de
I'H6pital Laval.

FLORENCE FILLION

Florence Fillion nalt Ie 8 aout 1930, de I'union de
Romeo Fillion et d' Antoinette Belanger. Elle est la
quatrieme d'une famille de douze enfants. Elle com
mence ses etudes prima ires a l'ecole du 3< Rang et
les poursuit aI'ecole du village lorsque ses parents
demenagent dans Ie 4e Rang Nord. A 19 ans, Flo
rence quitte Saint-Nazaire pour aller travailLer a
Montreal. Trois ans plus tard, Ie 16 mars 1953, elle
entre chez les Franciscaines-Missionnaires-de-Marie.
Elle fait sa profession perpetuelle Ie 17 septembre 1958.
De 1958 a 1965, elle est commissionnaire ; de 1965 a
1968, elle etudie aRigaud.

Le 25 septembre 1968, seeur Florence s 'envole
pour Ie Maroc. ElLe y enseignera, jusqu'en 1985, la
couture et la catechese ades jeunes filLes.

De 1988 a 1995, elle retoume aux etudes. De
1988 a 1995 elle sejoume aVal-d'Or et s'occupe de

81

pastorale paroissiale. De 1995 anos jours, elte tra
vaille aupres des residantes du PavilIon Marie-Hennine
de Val-d'Or.

MADELEINE FILLION

Madeleine Fillion, fille de Lionel Fillion et de
Lucienne Baillargeon, voit Ie jour Ie 7 fevrier 1942.
Elle commence ses etudes primaires a I'ecole du
3c Rang, mais se voit contrainte de les interrompre a
cause de la sante precaire de sa mere. Elle travaille
par la suite aux Etats-Unis. A son retour au pays, elle
decide de completer ses etudes primaires.

ElLe frequente par la suite I'Ecole normale de Saint
Damien, l'Universite de Sherbrooke et ['Universite
Laval. En 1972, elle entre dans la communaute des
Seeurs de Notre-Dame-du-Perpetuel-Secours. ElLe
prononce ses vceux Ie 15 aout 1973.

De 1971 a1984, elle enseigne ala polyva1ente de
Saint-Paul-de-Montminy. En 1984, elle est elue con
seillere generale de sa communaute. Son mandat,
d'une duree de quatre ans, est renouvele al'ete 1988.
A la meme epoque, elle est superieure regionale pour
la region de Quebec (1984-1988) et pour I'Afrique
(1987- 1992). Ses fonctions l'amenent ase rendre neuf
fois en Afrique. De 1992 a 1998, Madeleine Fillion
est superieure regionale a la maison mere.

En 1998-1999, elle prend une annee sabbatique et
etudie aI'Universite Saint-Paul d 'Ottawa, tout en fai
sant un stage en pastorale clinique. Depuis Ie 23 aout
1999, eUe est animatrice de pastorale a I'H6tel-Dieu
de Quebec.
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Jacques Pelchat, seul fils de la paroisse a avoir
ete ordonne pretre, voit Ie jour Ie 14 mars 1944, de
l'union d'Osias Pelchat et d'Eva Couture. II passe
son enfance dans la maison actuelle de Sylvain Mar
ceau. II etudie six ans a I'ecole primaire du village
puis deux ans au couvent. II poursuit ses etudes au
College de Levis pendant neuf ans et est pensionnaire
a['Ecole apostolique.

11 fait quatre autres annees d'etudes au Seminaire
de Quebec et est ordonne pretre, aSaint-Nazaire, Ie
22 mai 1971, par Ie cardinal Maurice Roy, archeve
que de Quebec. Apres son ordination, il travaille quatre
ans comme secretaire et econome al'archeveche de
Quebec. II est egalement secretaire du conseil d'ad
ministration du diocese de Quebec. A compter de
juin 1975, il est vicaire cooperateur aSaint-Michel de
Sillery. De J976 a1978, il est vicaire cooperateur ala
paroisse de Saint-Yves, aSainte-Foy.

De 1978 a]981, il est pretre auxiliaire a1'Ecole
apostolique Notre-Dame, aLevis; de 1985 a 1991,
cure des paroisses de Saint-Louis et de Saint-Bernard
de-I'Ile-aux-Coudres; de 1991 a 1997, cure de la
paroisse Saint-David de Levis; de 1997 ajuin 1999,
cure de la paroisse Saint-Rodrigue de Charlesbourg.
Depuis juillet 1999, il est cure de la paroisse de Saint
Jean-Eudes, aCharlesbourg.

Le chant religieux accompagne Ie croyant de la
vie ala mort. Dans les moments de joie, il invite ala
transcendance, dans les moments d 'affliction, il con
sole et favorise 1a meditation. Le chant religieux, c 'est
Ie medium seculaire de l'ame humaine dans sa lutte
pour se depasser et atteindre ['inaccessible. La reli
gion chretienne a bien compris ['importance du chant
comme vehicule des aspirations les plus fondamentales
de l'homme. Qui n'a pas ete emu au plus profond de
son etre devant la beaute de ['Ave Maria de Schubert ?

LA GREVE O'UN MAITRE CHANTRE

Chez nous, la tradition chorale religieuse remonte
aAnselme Morin, qui aurait ete notre premier maitre
chantre. Le differend qui l'opposa, au debut du sie
de, au Curl~ Joseph Rochette est passe al'histoire.

Unjour, deux voisins eurent une dispute quelcon
que apropos d'un bceuf. Le cure Rochette avait pris
Ie parti de l'un, tandis qu'Anselme etait ami de I'autre,
ce qui avait donne lieu aune chicane traditionnelle en
milieu rural.

L' affaire s' envenima suffisamment pour qu' An
selme refusftt de chanter. En'desespoir de cause, Ie
cure Rochette l'avait implore en ces mots: « Mon
sieur Morin, voulez-vous s' il vous plait aller chanter
pour I'amour du bon Dieu ? » Et Anselme Morin, qui
avait lui-meme ete seminariste, repliqua en pesant bien
ses mots: ,( Oui,je vais y aller, mais pour ['amour du
bon Dieu. })

Lorsque Anselme se retira, Ie cure de I' epoque
demanda a Armand Lachance de Ie remplacer. Ce
lui-ci, qui l~tait forgeron et secretaire municipal, etait
hesitant. Son epouse l'encouragea et c'est ainsi qu'il
devint Ie deuxieme maitre chantre de I'histoire de no
tre paroisse.

UN PROFESSEUR DE CHANT GREGORIEN

ASaint-Nazaire, l'age d'or du chant religieux se
situe aI'epoque du cure Robert Gauthier (1937-1944),
qui etait lui-meme professeur de chant gregorien. Les
fils de Wellie Tanguay, qui etaient tous doues d'une
excellente yoix, contribuerent aussi arehausser la qua
lite de nos ceremonies religieuses.
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II faut egalement se rappeler que pendant long
temps Ie chceur de chant a ete reserve aux hommes :
les femmes n'avaient pas Ie droit de produire leur ta
lent vocal a l'eglise. Elles chantaient en de rares
occasions, dans Ie temps des fetes par exemple.

Le chant choral religieux etai t prestigieux 11 I'epo
que. Au fil des decennies, plusieurs paroissiens
participerent acette activite communautaire exigeante
mais indispensable. Voici la liste de ces choristes :

Belanger, Leonce ;

Blais, Emile (pere de Rene) ;

Blais. Rene.-

Bruneau. Adelard (dille grand Dollard) ;

Bnmeau, Leopold;

Fillion, Romeo;

Gaulin, Edmond;

Jolin, Leon;

Lachance, Leopold;

Laroehelle, Wilfrid;

Marceau, Leonidas;

Pare, Alphonse;

Roy, Narcisse;

Tanguay, Alfred.

LE CHANT PROFANE

Faute de bassin de population sum ant, la vie artistique a

loujours et~ nettemeut defavorir'~e en mil!:u rural. .Loin,du
Grand Theatre, de la Place des Arts, Ie cltoyenqul resIde a la I

campagne n 'en ressent pas moi s le besoin de s'cxprimer, de
s'exterioriser, de mettre ses t{llt: Is en valeur. ~

Un projet original, qui faisait ppel a la eollaboration des
residants de Buckland et de notre paroisse, douna qilissance
au cours des annees 1980 ala ~horale Nabucco. bans une
entrevue telephonique realisee Icl23 oetobre 2000, [{ene Blais
racontait que !'initiative visanlia dotcr notre pardisse d'une
chorale etait due aLise Masse eta Christiane DU~:3L Comme
la population de notre paroiss€1 n'etail pas suffisante pour
fonner une ehorale, Rene avait fait des demarches aupres de
quelques residants de Buckland.! lls s'elaient Inoulres ouverts
au projet et c'e'[ 'III" I! ;hec la chorale Nabucco, qui
n'existe plu IIj urd11uI

Tout en fai nt nHcr1:ncc \I c I reopera de Verdi, Ie nom de
la chorale rvcnnit d J' vil1tion de Nazaire el de Buckland,
ce qui etait as 1 r i .. (a chorale allait se produire quel
ques annees etobtcnir un franc succes. Plus lard, clle cbangera
de nom etsera al'origine de l'actuelie choraleL 'Airdu temps.

Certains paroissiens mirent leur talent au service
de leur nouvelle collectivite paroissiale lorsqu'ils quit
terent notre paroisse. Ce fut Ie cas d' Alphonse Pare
qui alia s'etablirun temps en Abitibi.

Le record de longevite aSaint-Nazaire appartient
aRene Blais, membre de 1a chorale paroissiale depuis
l'age de quatorze ans, sauf pour une breve interrup
tion au cours des annees 1950 alors qu 'il resida quelque
temps aQuebec.

La chorale developpa au fil du temps sa propre
tradition, ce qui amena certains chantres aexecuter Ie
meme chant pendant des annees. C'est ainsi que
Leopold Lachance fut pendant tres longtemps Ie chan
teur attitre du classique Adesle Fideles a la messe de
minuit.

Une autre epoque revalue est celIe du photogra
phe Roch-Emile Dugal. Meme s'il ne fut jamais un
residant permanent de Saint-Nazaire - il eUlil resi
dant de Saint-Anselme -, sa voix puissante est
demeuree associee ade nombreux mariages et servi
ces funeraires. Lors de la rHorme du rite religieux,
qui suivit Ie concile recumenique de Vatican II, il par
ticipa au renouvellement du repertoire religieux de
I'epoque.

C'est aussi vers la meme epoque que la chorale
de I'eglise quitta lejube pour se produire dans Ie chreur.
Les plus ages se souviennent des messes agogo, des
tentatives plus ou moins fructueuses pour tenter de
ranimer la ferveur de nombreux fideles de moins en
moins fideles. Ce fut en meme temps la mise au ran
cart de I' harmonium.
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BENEVOLATLA VIE REUGIEUSE E1'

Mars 2002 - Les membres du cOflseil de jabrique
de Saint-Nazaire : Daniel J Jacques, Linda Beaudoin,
Roland Bechard, Marcel Senecal, A ugu,~te Fillion.
Bertrand Fillion et Glly Fillion

De par sa nature, la vie re1igieuse a toujours re
pose sur Ie benevolat. Aussi, dans toutcs Les paroisses
catholiques, les marglJi11iers ont toujours joue un role
essentiel rums la gestion materielle. Le merite de ces

.dizeiines d'homm~s et de femmes qui ont accepte de
puis un sif:cle d'assister leur pretre dans I'exigcant
support. de I'administration dcs biens de I'Eglise est
d'autant plus meritoire que des sommes importantes
etaient sou vent en jeu.

Par ailleurs, pour plusieu personnes plus renfer
mees, il s'agissait d'un veritable defi. Un pionnier
racontait bien modestement qu'il sc sentait trop inti
mide pour accepter Ia charge, car il avait Ia phobie
des foules. II faut se rappeler qu'il y a encore unc
quarantaine d'annees, I'eglise etait remplie apleine
capacite.

D'un autre cote, si cette charge rut devolue aux
hommes pf:ndant des de ooi " au debut des annees
1980, on assisla a I'clection des premieres femmes
marguillien~s.

De nos jours, outre les mar iUiers.le pretre peut
compter sur Ie conseil de pastorale paroissiale pour
I'assister rums son ministcre, une tache d plus en plus
exigeante en raison de I'absence de rei ve suffisante.

Du temps du cure Eugene Gagnon, ootre eglise
possedait un argue electrique, mais comme jl craignait
te feu, il lui arrivait de couper Ie courant. Etant donne
que cet argue fonctionnait avec des lampes et que
celles-ci prenaient du temps aacquerir leur pleine puis
sance, la qualite du son s'en ressentait lars des
ceremonies religieuses.

La remarquable memoire d'Alberta Lachance a
pcrmis d 'etablir ,la liste des personnes qui, depuis trois
quarts de siecle, ant prete leur talent 11, notre collecti
vite paroissiale en accompagnant a l' argue notre
chorale. Fait assez inusite, elles sont toutes des fem
mes. D'apres Alberta Lachance, avant 1924;
Marie-Louise Lachance, sa tante, aurait etc une de
nos premieres organistes sinon Ia premiere.
Bechard, Rosella
Blouin, Sylvie
Brochu, Marguerite
Brulotte, Edith
De Valter, Suzanne
Gervaise, Tanguayts r}

Gosselin, LOITaln tsreur)

Martel, Jeanne (sreor)

Jolin, Yvette

Lachance, Alberta

La! iberte, Maric-Jeanne
Larochelle, Femande
Motard, Pauline

Pelchat, Cecile
Pelchat, Giscle
Pckhat, Yvette
Pitre, Myria
Roy, Louisette
Sainl-Thareissius (sreur)

Nos ORGANIS1'ES
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~--------



Chorale d 'hier
hillel 1993- 1" rangee : Mariette Blais, Rollande
Bla.is, Fernande Lachance et Louise Leclerc;
2< rangee : Marie-Paule Morin, Rene Blais, Jacqueline
Marceau, Francine Brochu, GuylaIlU.' lubill, Jacinthe
Hellry el Modele'IIIt.' Brochu

Conseil de pastorale
1'" rail lee : Cecile Aud l er Guylaine Fillion;

:!< rangee : Nathalie BiUwdoin,
Rene Blais et Madeleine Brochu

Chorale actuelle
Aulanl les voix d 'homme avaient pn3valu au cours
des premieres decennies dans noire chorale
paroissiale, mi/ant les voix feminines ont occupe ce
champ de benevolat depuis de nombreuses annees.
Les membres de la chorale actuelle: assises : SylVie
Morin, Pauline Perreault, Guylaine Fillion et
Fernande Lachance .;.debout .:.Rene Blais, Madeleine
Pouliar, Marie-Paule Morin, Sylvie Blouin,
J t:qu lin M ,. 'eau et Marc Turmel

Gard par t, sta.le
De gauche adraite, Ire rangee : Denis Tffnguay, Sylvain
Lachance, Bertrand Fillion et Franc;ois -pruneau;
2 rangh: Svlvain Brochu, Simon Brochu, Paul
Armand Bnmemi, Gaetan Fillion. Patrick Fillion.
SlejJhane Fillioll et Henri Bruneau



PREl\UERS ENFANTS CONFIRMES A SAINT-NAZAIRE LE 3 JUILLET 1904

Confirme

Joseph Bruneau
AdeIard Bruneau
EvangeJiste Bruneau
Ernest Bechard
Leo Bechard
Ernest Bechard
Arthur Bechard
Alfred Dupont
Arthur Dupont
AnseJme Drapeau
Mazenot Jolin
Albert Jolin
Leger Jolin
Arthur Jolin
Arthur Lachance
Joseph Lachance
Alphonse Labreque*
Herve Lafontaine
Louis Lacasse
Ladislas Leclerc
Emile Leclerc
Ernest Fillion
Alfred Pelchat
Jean Pelchat
Omer Pelchat
Clermont Pelchat
Ozi as Pelchat
Louis Tanguay
Gedeon Tanguay
Joseph Tanguay
Ernest Tanguay
Hector Tanguay
Arthur Tremblay
Rose-Anna Bruneau
Yvonne Bruneau
Laura Bruneau
Alexandria Bolduc
Octavie Blais
Rosalie Lacroix
Clara Lachance
Rose-Anna Labreque*
Beatrice Labreque
Eva Leclerc
Marie-Anna Pelchat
Elodie Pelchat
Alice Prevost
Rosa Tanguay

Age

13 ans
12 ans
16 ans
14 ans
15 ans
14 ans
12 ans
II ans
18 ans
14 ans
14 ans
13 ans
11 ans
11 ans
Il ans
12 ans
11 ans
11 ans
10 ans
13 ans
12 ans
14 ans
14 ans
13 ans
12 ans
13 ans
14 ans
13 ans
11 ans
II ans
Il ans
12 ans
10 ans
12 ans
12 ans
11 ans
13 ans
lOans
12 ans
II ans
10 ans
10 ans
11 ans
10 ans
11 ans
nld
14 ans

Nre

Achille
Cleophas
Octave
Pierre
Ferdinand
Ferdinand
Ferdinand
Charles
Louis
Louis
Joseph
Joseph
Joseph
Nazaire
Jean-Baptiste
Pierre
Jean
Joseph
Louis
Joseph
Joseph
Louis
Abraham
Onesime
Onesime
Octave
OClave
Louis
Louis
Joseph
Louis
Louis
Charles
Octave
Clcophas
CJeophas
Jacques
Joseph
Joseph
Pierre
Jean
Noe
France
Octave
Onesime
Adelard
Louis

Mere

Marie Fillion
Philomene Lacasse
Domiltilde Gaulin
Rose Bruneau
Usarie Ruel
Cesarie Ruel
Cesarie Rue!
Adele Labreque
Cedulie PelTeault
Georgianna Lacroix
OreJie Goupil
Orctie Goupi1
Orelie Goupil
Philippine Ruel
Georgianna Drapeau
Adele Chabot
Cedulie Goupil
Obeline Rue)
Arthemjse Leclerc
Marie Pelchat
Marie Pelchat
Catherine Bilodeau
O~lanire Jolin
Rose Drap(~au

Rose Drapeau
ObelineRoy
Obeline Roy
Marguerite Fillion
Olive Gaulin
C61anire Valliere
Marguerite Fillion
Olive Gaulin
Louise Gauthier
Domitille Gaulin
Philomene Lacasse
Philomene Lacasse
Marie Bolduc
VitaJine Henri
Sophromee Dupont
Adele Chabot
Udulie Goupil
Rose Ruel
Sophie Lacasse
ObelieRoy
Rose Drapeau
Orelie Dorval
Marguerite Fillion

Parrainl Marraine

Claudias Bruneau
Onesime Gaulin
Guillaume Bruneau
Claudias Bechard
Anselme Ruel
Nazaire Jolin
Leon Jolin
Ernest Dupont
Charles Dupont
Charles Fillion
Abraham Pelchat
Charles Pelchat
Orner Marceau
Joseph Blais
Praxede Lacroix
Hermann Lachance
Alfred Labreque
Gedeon Lachance
France Leclerc
Onesime Pelchat
Octave Pelchat
lephirin Roy
Eugene Pelchat
Jean-Baptiste Lachance
Albert Pelchat
Achille Fortier
Joseph Pelchat
Adelix Tanguay
Arthur Tanguay
Edouard Gagnon
Ernest Tanguay
Evangeliste Tanguay
1. C. Auger
Rose Bruneau
Evangeline Bechard
Celanire Bruneau
Salome Bolduc
Philippine Ruel
Am3I)'lIis Dupont
Anna Goupil
Marie Leclerc
Demerise Ruel
Arthemise Leclerc
Felixine Pelchat
Cedulie Goupil
Olyrnpe Dorval
Florida Fillion

*Ce patronyme s'ecrivait ainsi al'epoque.
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L'AUGMENTATION NATURELLE DE LA STATISTIQUES RELiGIEUSES

POPULATION DE SAINT-NAZAIRE

L'augmentation naturelle de la population se cal-
Annees Baptemes Mariages Sepultures

-------

cule par la difference entre Ie nombre de naissances
1902 4 0 1

et Ie nombre de sepultures. Ainsi, en 1903, ['augmen-
1903 17 2 4

tation naturelle de la population de Saint-Nazaire etait 1904 22 2 8
de treize. 11 faut noter qu'au debut du siecle une pyra- 1905 18 2 7
mide des ages tres jeune et un haut taux de mOltalite 1906 ?9 1 5
infantile se traduisaient par une moyenne d'age des 1907 14 1 9
personnes portees en terre beaucoup plus jeune que 1908 11 4 8

de nos jours. 1909 17 3 Il
1910 2fJ 4 5

Si, pendant des decennies, bon an mal an, notre 1911 14 4 11
paroisse, comme la plupart des communautes rurales 1912 21 3 7
du Quebec, etait majoritairement avant2gee en ma- 1913 19 5 3

tiere d'augmentation naturelle de sa population, il en 1914 22 2 10
1915 19 5 7

alia autrement a partir du milieu des annees 1960. 1916 15 4 9
L'apparition des moyens modemes de contraception 1917 28 4 11
fut un premier indice de la baisse du taux de natalite. 1918 18 7 17
En 1966, comme I' indique Ie tableau ci-dessous, notre 1919 25 3 4

augmentation naturelle commen9ait adevenir defici- 1920 21 8 4

taire. Toutefois, en quelques decennies, la mortalite 1921 28 2 5
1922 16 3 7

infantile subit un constant recul pourpratiquement dis- 1923 22 2 18
paraitre, grace au progres de la medecine moderne. 1924 2fJ 5 7

1925 19 6 12
1926 16 1 10
1927 22 4 7
1928 25 4 7
1929 22 4 8
1930 17 3 12
1931 17 6 7
1932 21 3 7
1933 22 6 II
1934 26 5 8
1935 19 2 8
1936 28 4 5
[937 18 4 6
1938 22 2 8
1939 25 7 15
1940 13 2 5
1941 14 8 9
1942 22 4 12
1943 12 8 2
1944 19 5 3
1945 21 6 7
1946 18 7 2
1947 n. 8 3
1948 22 5 5
1949 25 II 4
1950 21 0 5
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Annee Baptemes Mariages Sepultures LISTE DES MARCUll..LJERS DE SAINT-NAZAlRE

1951 24 8 3
1924-2002*

1952 22 1 2
1953 26 6 4 Nom
1954 25 4 2

Date d'election

1955 22 I 6
1956 19 2 7 Louis Tanguay fils 8juin 1924
1957 23 2 6 Gedeon Lachance 8juin 1924
1958 16 3 0
1959 17 2 8

Johnny Fournier 8juin 1924
Alfred Audet 8juin 1924

1960 19 6 9 AnseJme Ruel 8juin 1924
1961 17 2 4
1962 12 0 6

Orner Marceau 8juin 1924

1963 20 4 4
Theophi1e Corriveau 28 decembre 1924

1%4 7 1 2
Orner Marceau 27 decembre 1925

1965 14 5 4
Thomas Brochu 26 decembre 1926

1966 4 7 6
Louis Bolduc 25 decembre 1927

1967 8 0 6
Joseph Belanger 25 decembre 1928

1968 7 2 3
Eugene Beaudoin 25 decembre 1929

1969 3 6 5
Noe Bolduc 28 decembre 1930

1970 9 2 3
Joseph Thorn Aube 27 decernbre 1931

[971 3 2 3
Alfred Audet 25 decernbre 1932

1972 5 5 6
Claudias Bruneau 25decembre 1933

1973 3 10 l
Adelard Bruneau

1974 8 11 5 (fils de Cleophas) 25 decembre 1934

1975 5 7 8 Ernest Tanguay 25 decembre 1935

1976 2 11 4 lsa'ie Bruneau 25 decembre 1936

1977 II 4 10 Alphonse Bilodeau 25 decembre 1937

1978 4 4 2 Clennont Pelchat 25 decembre 1938

1979 9 5 5 Louis Tanguay fils 25 decembre 1939

1980 9 2 4 Adolphe Beaudoin 25 decembre 1940

1981 4 7 5 Osias Pelchat 25 decembre 1941

1982 5 5 2 Anselme Drapeau 25 decembre 1942

1983 8 4 3 Louis Marceau 25 decernbre 1943

1984 9 2 3 Arthur Lachance 25 decembre 1944

1985 7 4 l Joseph Bruneau 25decembre 1945

1986 3 l 3 Hector Pelchat 29 decembre 1946

1987 8 4 4 Anselme Blais 28 decembre 1947

1988 4 1 1 Nazaire Lachance 19janvier 1947

1989 5 1 2 (en remplacement

1990 8 1 7 d"Hector Pelchat)

199J 5 1 4 Edmond Gaulin 28 decembre 1948

J992 2 1 6 Joseph BI~chard 25 decembre 1949
1993 4 1 6 Narcisse Roy 31 decembre J950
1994 2 0 7 Emile Marceau 30 decembre 1951
1995 5 2 0 Joseph Thom Jolin 28 decembre 1952
1996 4 1 6 Alyre Fillion 27 decembre 1953
1997 8 0 6 Eugene Marceau 26decembre 1954
1998 4 2 6 Joseph Lachance 25 decembre 1955
1999 4 1 6 Alyre Leblane 30 decembre 1956
2(xx) 2 1 5 Joseph Bolduc 29decembre 1957
2001 5 I 2 Romeo Fi llion 25 janvier 1958

Nazaire Audet 27 decembre 1959
Antonio Fillion 25 decembre J960
Emile Lachance 3 1decembre 1961
Gerard Aube 30 decembre 1962

, ;f,'' ...,J. ,



Herve Marceau
Emile Roy
HenriJolin'" '"
Darius Dupont
Alfred Bruneau
Orner Marceau
Georges Pelchat
Adrien Bechard
Guy Fillion (en remplacement de
Darius Dupont, demissionnaire)
Lucien Aube (en remplacement
d'Orner Corriveau, demissionnaire)
Adelard Bisson
Daniel Coniveau
Philippe Pelchat
Emilien Pelchat
Joseph Drapeau
Alphonse Pelchat
(en remplacement
d'Emilien Pelchat,
demissionnaire)
Edmond Fillion
Lionel Fillion
Ludger Brochu
Roger Beaudoin
Gerard Bolduc
Wilfrid Leclerc
Albert Drapeau
Leopold Lachance
Odilon Fillion
Berirand Fillion
Bemard Labrie
Donat Coniveau
Rene Blais
Roch Bernier
Roland Brochu
Wilbrod Marceau
Roger Turgeon
Aurele Marceau
Fidel Fillion
Albert Tanguay
Denis Brochu
Gilles Bertrand
Jean-Guy Fillion
Bertrand Fillion
Jean-Charles St-Louis
Marie-Paule Marceau

29 decembre J963
27 decembre 1964
19 decembre 1965
19 decembre J965
19 decembre 1965
19 decembre !965
19 decembre 1965
19 decembre 1965

13 janvier 1966

8janvier 1967
8janvier 1967

24 decembre 1967
24 decembre 1967
1er decembre 1968
1er decembre 1968

9 fevrierl969
28 decembre 1969
28 decembre 1969
13 decembre 1970
13 decembre 1970
19 decembre 1971
19 decembre 1971
17 decembre 1972
17 deeembre 1972
[6 decembre 1973
16 decembre 1973
29 decembre 1974
29 decembre 1974
21 decembre 1975
21 decembre 1975
19decembre 1976
19 decembre 1976
18 decembre 1977
18 decerobre 1977
17 decembre 1978
17 decembre 1978

20 janvier 1979
20 janvier 1979

28 decembre 1980
28 decembre 1980
13 decembre 1981
13 decembre 1981

Alfred Bruneau
(en remplacement
de Jean-Guy Fillion,
demissionnaire)
Guy Fillion
Roland Brochu
Aurele Marceau
Rene Blais
Laurette Lachance
Fernande Lachance
Lucien Leclerc
Roch Bernier
Rene Blais
Jeannette Roy
Bertrand Fillion
Guy Fillion
Jacinthe Bruneau
GeraldaAube
Jeannette Roy
Alain Coniveau
Jean-Charles St-Louis
Pierre-Yves Vachon
Jacinthe Bruneau
Geralda Aube
Ga6tan Fillion
Linda Beaudoin
Odilon Fillion
Leonard Anbe
Jeannine Marceau
Roch Fillion
Monique Laflanune
Diane Belanger
Leonard Aube
Rachel Fillion
Roch Fillion
Jeannine Marceau
Marc Fillion
Alain Leblond
Linda Beaudoin
Guy Fillion
Roland Bechard
Bertrand Fillion
Auguste Fillion
(en remplacement
de Marc Fillion,
demissionnaire)
Auguste Fillion
Marcel Senecal

18 decembre [982
18 decembre 1982
18 decembre 1982
10 decembre 1983
10 decembre 1983
15 decembre 1984
15 decembre [984
15 decembre 1985
15 decembre 1985
13 decembre 1986
13 decembre 1986
19 decembre 1987
19 decembre 1987
18 decembre 1988
18decembre 1988
2 decembre 1989
2 decembre 1989
8 decembre 1990
8 decembre 1990
7 decembre 1991
7 decembre 1991

13 decembre 1992
13 decembre 1992
5 decembre 1993
5 decembre 1993
3 decembre 1994
3 decembre 1994
2 decembre 1995
2 decembre 1995
7 decembre 1996
7 decembre 1996
6 decembre 1997
6 decembre 1997
5 decembre 1998
5 decembre 1998
5 decembre 1999
5 decembre 1999

IOdecembre 2000
10 decembre 2000

10 decembre 2000
9 decembre 2001

9 decembre 2001

La liste des marguliliers a cte eLablie a partir de la date d 'erec
tion canonique de la paroisse. Auparavanl, !'ndminjstration
lemporelle des bIens de !'Eglise etait contiee II des syndics.

.... Nouvelle loi des fabriques



NOTES
I Rene Blais, entrevue realisee Ie J5juillet 1999.

2 Alain Laberge et autres, Hisloire de la COle-dll-Sud. 1993,
p.283

3 Jules-Adnen Kirouac, His/oire de la paroisse de Salnl-Mala
chle, 1909, p. 167. On nolera I' importanee de la traction

hippomobilc dans Ie processus d'ercclion d'une Ilonvelle enlhe

religieuse ou civile.
4 Ibid., p. 167-168.

5 Ibid., p. 168.
6 Ibid., p. 169.

7 Ibid, p.169-170.

8 Ibid., p. 170.

9 Ibid.. p. 171. L' abbe Paul Dube avail ete cure de SalOt-Leon·

de-Slandon de 1878 a 1889. Edmond Gaulin se souvcnait que

son pere attdaiL Ie eheval Ie samedl apres-mldi pour aller cber
eher Ie pasteur a Sainl-Damien.

10 Ibid, p. 172.

I I Ibid., P 173.

,2 Notes des cahiers de proncs. archives de la paroisse de Saint

Nazaire.

13 Beuoit Lacroix. NOire-Dame-du-Cop, juillet-aoUL 2000. En
depit de sa grande noloriete, Benoir Lacroix, oallf de Salnt

Michel-de-Belleehassc, demeure une personnalite quebeeolse

meconnue du grand publie. Rappelons qu'il est depuls de nom

brcuses annees, avec Bema.rd Derome, Je commentaleur auitre
des grandes funerailles d'Elat.

14 Notcs des eahiers de prones, arehives de la paroisse de Saint·

"'azaire.
15 Jules-Adrien Kirouac, op. cil., p 173.

16 Notes des cahiers de prones, archives de la paroisse de SainL

Nazalfe.

17 Gillcs Veilleux. Sailll-Benjamin, ses pionniers e/ leur hisloire.
p.93.

18 Jules-Adrien Klrouae, op. cil., p. 176.

19 Entrelien reahse avec Edmond Gaulin Ie 3 JUillet 1975. Comme

c'est Ie eas pour plusieurs casseUcs sur mban magnctique de

I'epoque, la qualite du son s'est detenoree au III des annees. Il
cxiste toutefo;s un resume ecrit. Edmond Gaulin esl decede Ie
25 mal 1979.

20 Livre des deliberations de la jabrique de Sam/-Nazaire, tomc I.
On notera quc I'abbe Pierrc A. Dinn con sid ere encore noire

paroisse comme une miSSIOn.

2 I Nntes des cahiers de prones, archives de la parOlsse de Saint-

Nazaire.
22 Ibid
23 Ibid.
24 ibid Propos premoniloires de J'abbc Dioll, qui dccedera einq

ans plus lard.

25 Ibid.
26 Archives de la paroisse de Saint-Michcl-de-BeJleehasse. Voir

egalemeot Sain/-Nazaire tnjorma/,on, wars 1995.
2 7 N~otes des eahiers dc prones, archives de la paroisse de Saint

Nazaire.

28 Ibid

29 Ibid.
30 LIvre des dehbera/lOlls de la jabrique de Soillf-ll/azaire. tome I.

Ce 101 fut plus lard aehele par Anselme Drapeau. Joseph Dra·

peau raeonLaiL que les gens de I'epoque, allcguant la
surexploilation du boise, deconselJJalent il son pere de !'acheter.

De nos jours, ee lot apparlieot a Germain Forgues, qui y ex·
plOlle unc crabliere,

3 I Notes des caluers de prones, archives de la paroisse de Sainl
Nazaire.

32 Ibul. A celte epoque, I' abbe Premont est egalement gcrant de

notre prt'lniere eaisse populaire.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Ibid. Meme s'il n'avait que trois ans ill'epoque, Alyre Laehancc

a garM 'In vague souvenir de la demolition du eloeher de la
premiere eglisc.

36 Ibid.
37 Au volant de sa Durant, Clermonl Pelehat esl loin de conduire

une marque d'automob;1e anonyme. Bien qu'iJ soit rnoios eonnu

du grand publie qu'Hcnry Ford., et en depil de la bizarrerie de son
pauonyme, William Crapo Duranl ligure parmi les grandes

!cgende,; de I'induslrie automobile amerieaine. En 1903,

l'hornme d'affaires fail Ja connaissance d'un Jeune invenleur du

nom de DaVid Buick Cclui-ci Ie eonvainc de lancer sur Ie

marc he lInc automobile promise il un grand avelllr. de nos jours

synonyme d'excellenee. Cinq ans plus I.ard, Ie 16 seplembre
1908, Durnnl fonde la General Motors, qui eOnna!l beaueoup de

sllcces. Apres la Premiere Guerre mondiaie. a la suite de ['ef

fondrement du marehe, la eompagnie General MoLars vii des
rnomenL~; difficiles. William C. Durant perd meme sa fortune

personoelle. Le I" deeernbre 1920, il doit se resigoer a demis
sionner comme president de la compagnie qu'il a fondee.

Quelque:; semaines plus lard, Ie 12janvier 1921. I'homme d'af
faires sw-prend les milieux finanelers america ins en eream Duranl

Motors lneorporated. En mai J921, la Duranl FOllr eSI mise sur
Ie marehe. En moins de trois mois, 30 000 vehiculcs sonL

commandes, totalisanl des ventes de 31 000000 $.

38 PhilippE; Dorval, Vrvre au lemps de 10 c%llisalion, p. 15.

PhilLppc Dorval elait Ie neveu de Marie-Louise Dorval
(M'"' He,;tor Pelehat). Sa eourte biographie compLe 159 pagcs.

Le petit livre, sans doule eent pour ses proches, par une colla
boratne", connut assez de sueees pour eire reedile au mOls de
novembre 1990. A eelte epoque, la sante du defrichwr s'ctall

deleriori:e au point qu' il avait subi un ponlage el I'amputation

de sa deuxieme Jambe. Voir egalement Au./iI des ans, pnntemps
2001.

39 Notes des eahiers de prones, archives de la paroisse de Saint-

Nazaire

40 ibid.
4 I Ibid
42 Ibid.
43 fbid.
44 AC/IOTI ,:alholiqrle, 24 septembre 1945.



Chapitre III



Depuis un siecle, Ie Irace de certaines portions de route a considerablement change.
La roule de la montagne est peut-etre celle qui a connu /es modifications les plus
remarquables. Autrefois, elle constiluait Ie prolongement de fa route actuelle du 4"
Rang, mais dans fa portion de fa monlagne, elle eJait si abrupte qu'iI a falhl la
modifier. Cependan/, Iii comme ailleurs, fes travaux s 'echefonnerol1t sur de nombreuses
annees.



,est avec une petite lettre tres simple que
s'ouvrent les registres civils de notre munici
palite. Le prefet du corote de Dorchester ecrit
au secretaire municipal de Saint-Malachie,
Georges Lafontaine.

Sainte-Germaine, 24 avril j 906

MOl1sie~lr.

le vous nomme president de la premiere election de
conseiller de Saint-Nazaire qui se tiendra jeudi, Ie
3 mai prochain, en la demeure de M. Charles Dupont,
Saint-Nazaire, adix hew'es du matin.

le vous autorise aagir ala dile assemblee en cOI~/or

mite a /a loi, article 297 du code municipal.

los Begin, pre{d

Si la directive du prefet Joseph Begin est tres
courte, elle a Ie merite de situer, pour I'histoire, Ie lieu
de 1a premiere reunion municipale, car nous savons
que Charles Dupont residait sur I'ancienne fenne de
Bertrand Fillion. Le choix de la salle s'explique pro
bablement par Ie fait que Charles Dupont tenaH un
magasin general, un lieu public qui presentait l'avan-

tage d'offrir un espace plus grand que la moyenne
des maisons de I'epoque.

Les quelques elements biographiques que nous
avons pu recuei] Iir sur la personne de Charles Dupont
nous apprennent qu'i! avait epouse Adele Labreque,
Ie 24 novembre 1885, a. Saint-Malachie. Le 21 mars
1910, les Dupont avaient la douleur de perdre une fille

en bas age, la petite Alice, six ans. D'apres Rene
Blais, comme pJusieurs autres residants de Saint
Nazaire de son epoque, Charles Dupont serait alle
s' installer aRiviere-Bleue.

GEORGES LAFONTAINE

Le choix de Georges Lafontaine comme premier
president d'eJection est interessant. D'abord parce
qu'i1 n' est pas un residant de notre paroisse, ce qui
confere a cette joumee un certain cachet de solen
nite. En outre, sa nomination assure une objectivite
indispensable et une transition en douceur, puisque nos
grands-parents, atitre de contribuabJes de Saint-Ma
lachie, connaissent bien Ie secretaire-tresorier de la
municipalite mere.

Par aiJleurs, Georges Lafontaine est un homme
d 'experience. Au mois de mars J906, it cumule deja
treize annees de service aupres de sa municipalite. Et
ce n' est que Ie debut d 'une longue carriere munici
pale, qui s'etendra sur plus d'un demi-siecle, car il sera
secretaire-tresorier de Saint-Malachie de 1893 a1947.

Cet homme sera aussi Ie premier gerant de la suc
cursale de la Banque Provinciale de Saint-Malachie,
de 1909 a 1937. Son fils, Louis-Hippolyte, lui succe
dera, assurant ainsi la continuite de la dynastie familia Ie
durant de nombreuses annees.

En ce jour d'avril 1906, Ie president de la pre
miere election municipale de Saint-Nazaire ressent la
necessite de signaler aux futurs dirigeants les embu
ches, les divisions qui les attendent unjour ou l'autre.
En tant que secreta ire de la municipalite mere, il invite
Ie futur conseil municipal aprendre ses decisions avec
un constant souci d'equite et de desinteressement per
sonnel. Sages paroles, qui
sont toujours d'actualite
lorsqu'il s'agit de gerer
les affaires publiques et
qui font la force des
grandes democraties.
La confiance que les
pionniers de notre pa-

Louis Fillion
fils



roisse portent acet homme se traduit jusque dans 1a
gestion de leurs affaires personnelles. Ains i, Ie 14 juin
1904, Georges Lafontaine agit comme temoin lors de
la signature d 'un acte notarie entre Louis Fillion fils et
Joseph Corriveau.

Assez etrangement, il ne fait pas allusion aux liens
traditionnels de plus d'un demi-sieele qui unissent les
deux paroisses et ala rupture definitive que cette as
semblee confinn era dans quelques instants lorsqu'elle
procedera ala nomination de ses premiers conseillers
municipaux.

Nous pouvons supposer qu'il y eut certaines reti
cences, humaines et legitimes, mais dans l'ensemble,
la secession semble s'etre realisee de fas:on civilisee.
D'ailleurs, Ie maire de Saint-Malachie du temps,
Michael J. Hayes, figurait panni les dignitaires invites
acette occasion.

Un detail interessant et significatif: en parcou
rant la liste des maires de Saint-Malachie, nous
constatons qu' outre Praxede Lacroix, un autre maire
de l'actuel territoire de Saint-Nazaire fut maire de
Saint-Malachie.

Comme son predecesseur du 4C Rang, Charles
Tremblay ne connaltra toutefois qu'un com1 terme,
soi t de 1903 a 1904. Son bref passage ala mairie de
Saint-Malachie pourrait-il s'expliquer par sa difficulte
agerer certains differends qui pouvaient avoir oppose
les deux· territoires acette epoque ?

LE PREMIER CONSEIL MUNICIPAL

Nalls ne possedol1s pas de photographie du premier
maire de Saint-Nazaire, Praxede Lacroix. Un heurew.:
COl1courS de cirCOI1SfanCes allait cependam permelLre
de retracer une photographie de notre premier
conseil/cr municipal, Augustin Audet, dans les
archivesfami/ia1es de ses descendants de Saini-Camille.

cendance a Saint-Nazaire, possede une certaine ex
perience des affaires municipales et la suite des
evenements va confinner la confiance que ses conci
toyens lui portent. C' est Louis Tanguay qui a propose
sa nomination et il a etC: appuye par Zephirin Roy.

Pierre Goupil est Ie troisieme conseiller e!u, sur
une proposition de Charles Dupont. II est I'oncle de
Marie-Louise Goupil (Mme Henri Fillion) et demeure

Dans un premier temps, Louis Tanguay propose
qu'Augustin Audet soit nomme conseiller. D' apres
Rene Blais, ce dernier reside alors sur la ferme que
possedera plus tard Eugene Beaudoin. Des 1885, nous
Ie retrouvons sur la Iiste des contribuables de Saint
Leon-de-Standon, puis il ira finalement s'installer a
Saint-Camille.

La proposition de Louis Tanguay est appuyee par
Joseph Lafontaine. Le proces-verbal ne nous apprend
pas s' iI s 'agit du pere ou du fils, mais il y a tout lieu de
penser qu'i! s'agit de Louis pere, car acette epoque,
les alnes jouissent du prestige que leur conferent age
et experience.

Le deuxieme conseiller elu est Praxede Lacroix.
C'est un choixjudicieux parce que cet agriculteur du
4" Rang, qui malheureusement n'a pas laisse de des-

Joseph
Be/angel;
maire de

Saint-Nazaire
de 1907
a J910



sur la ferme que possedera plus tard Alyre Fillion. En
cette joumee memorable, nos ancetres, intuitivement,
semblent avoir Ie sens de I'histoire et c'est a un des
pionniers de la paroisse, Pierre Bechard, que revient
Ie privilege d'appuyer cette autre mise en nomination.

lephirin Roy, qui est egalement un pionnier, reyoit
ensuite la con fiance de ses pairs. Honore Dupont a
propose sa candidature. Joseph Belanger, grand-pere
de Dorilas et de Denis, et qui deviendra Ie deuxieme
maire de notre histoire, appuie la candidature du culti
vateur du 3< Rang.

Comme Praxede Lacroix, Zephirin Roy jouit d'une
certaine experience en politique municipale, puisqu' il
a ere conseiller a Saint-Malachie. Pere adoptif du
jeune Anselme Drapeau, it demeure sur la ferme
qu'occupera plus tard Fidel Fillion. II decedera Ie
14 janvier 1909, aI'age de 62 ans.

Joseph Lafontaine sera Ie cinquieme conseiller elu.
Pierre Lachance, ancetre des Lachance de Saint
Nazaire, qui a ete conseiller municipal aSaint-Malachie
quelques annees auparavant, et qui semble etre un
promoteur de la nouvelle municipalite, est I'auteur de
la mise en nomination. Il a ete appuye par son fils
Gedeon.

La sixieme candidature est interessante, car de
nouveau Ie nom de Louis Tanguay est mentionne.
Cependant, Georges Lafontaine note minutieusement
au proces-verbal «Louis Tanguay jr. ». L'historien
ne peut gu'apprecier cette information pertinente qui
evite toute confusion entre l'ancetre et son fils.

Cependant, avec un peu d'irnagination, nous pou
vons supposer que Louis pere a d'abord ete propose
et gu' it a poliment decline l'invitation en objectant qu'il
ne se trouve plus tres jeune pour accepter une si lourde
responsabiJite. La nomination de Louis fils est propo
see par Charles Dupont et appuyee par Louis Dupont.

Joseph Blais est finalement Ie demier candidat elu.
e'est Zephirin Roy qui a propose la candidature du
cultivateur du 3< Rang. Anselme Lacroix a appuye la
mise en nomination. Joseph, un historien-ne, est sans
doute conscient de vivre un moment historique.

Georges Lafontaine note aussi au proces-verbal
que David Brochu a ete approche pour former ce pre
mier conseil municipal. Toutefois, il semble s' etre
desiste ou avoir ete dans I' incapaci te de se rendre a
I'assemblee. Aussi, Ie presidentd'election note-t-il:

« M. David Brochu ayant aussi ete nomme, vu son
absence et afin de faciliter l'assermentation des mem
bres du conseil, M. Joseph Blais a ete nomme a sa
place2

• »

Les personnes qui ont ete mises en nomination et
qui ont accepte I'ingrate charge, sans aucune remu
neration, sont proclamees elues par Ie president
d'e!ection. Nous ignorons si un toast a ete porte en
I'honneur des nouveaux conseillers, mais ce jour-ia,
ces personnes ont ecrit une des pages les plus impor
tantes de l'histoire de notre municipalite.

ANSELME MORIN: UNE ABSENCE REMARQUEE

Avec Ie recul du temps, iI apparait etrange qu' An
selme Morin n 'ait pas figure parmi les premiers
membres de ce conseil. II est possible qu'iI n'ait pas
meme fait partie de ['assistance. Pourtant, en cette
periode cruciale de notre jeune histoire, s' il y avait un
homme aSaint-Nazaire susceptible d'assumer un in
dispensable leadership, c'etait bien cet ancien
seminariste, probablement l'homme Ie plus instruit a
cette epoque dans notre municipalite. Comment ex
pliquer son silence, son manque d'implication ?

Nous sommes reduits aux hypotheses. Nous pou
vons d' abord supposer que ce paroissien, qui allait
engendrer une des nombreuses families de notre pa
roisse et serait eprouve par trois veuvages, ne trouvait
guere de temps a consacrer aux affaires publiques.
Nous pouvons aussi avancer qu'il ne s'interessait pas
aIa politique, mais encore la, dans ce genre de situa
tion, il s'avere tres difficile d'opposer un refus
systematique ala sollicitation de ses concitoyens.

Une autre hypothese veut qu' Anselme Morin, tra
ditionaliste dans l'ame, n'ait pas ete en faveur du
detachement de la paroisse mere. Cette theorie ex
pliguerait egalement son silence 10rs de la fondation
de notre paroisse, officialisee par l'arrivee du cure
Auger quatre ans plus tot. La tradition orale nous
apprend de plus qu'il s'etait oppose ala construction
de I'eglise actuelle au milieu des annees 1920, alle
guant que Ie projet etait trop onereux pour la paroisse,
ce qui est encore I'indice d'un temperament conser
vateur et prudent.

La seule charge officielle gu' il a finalement ac
ceptee, c'est ceIle de president de notre premiere
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Loi detllchant des municipalites de Saint-Leon-de-Standon et Saint-Malachie certains lots du canton de Buckland et
les constitUllnt en municipalite distincte sous Ie nom de Municipalite de la pllroisse de Saint-Nazaire-de-Dorchester.

Sanctionnee Ie 9 mars 1906

Attendu que par leur petition les personnes suivantes : Nazaire Jolin, Charles Tremblay, Charles Dupont, Abraham Pelchat, Jean
Labrecque et Joseph Aube, contribuables demeurant dans Ie canton de Buckland, ont represente ;

Qu'il est opportun de detacher des municipalites des paroisses de Saint-Uon-de-Standon el de Saint-Malachie, dans Ie comte dc
Dorchester,les lots suivants du canton de Buckland: '); rang, de 29 ala moitie du 39 inclusivement ; 3", 4'. 5' et 6' rangs, de 29 a40
inclusivement, ainsi que les subdivisions de tous les dits lots des plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour la dite plroisse ;

Qu'il est opportun que les dits Jots ainsi detaches soient reunis pour former une municipalite nouvelle et distincte sous Ie non de
Municipalite de la paroisse de Sainl-Nazaire-de-Dorchester;

Qu'il existe deja une mission, ren[errnanl une eglise catholique ayanl un pretre residant, connue SOliS Ie nom de Saint-Nazaire d

comprenanll 'elendue de territoire [ormee par les lots ci-dessus desigoes, et qu' il eSl ainsi de I'interet de tous les contribUlbles qu 'unc
organisalion civile et distincte soit donnee au di! territoire compris dans la dite mission;

Attendu qu'il est opporlun d'acceder acette demande ;

En consequence, Sa Majeste, de I'avis et du consentement du Conseil legislatif el de.!'Assemblee legislalive de Qucbee decretece qui
suil:

I. Toute cetle partie de la municipalile de la paroisse de Saint-Leon-de-Standoll, etanlles lots numeros 35, 36, 37, 38, et la rroitie
du 39, divisee par Ie milieu de Ja roule connue sous le nom de la roule Broehu, du deuxieme rang du canton de Buckland, et les
lots numeros 35, 36, 37, 38, 39,40 des 3',4',5' rangs du dit canton de Buckland, ainsi que les subdivisions de tous les dits lots
aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour la dile paroisse de Saint-Malachie, etant les lois 29, 30,31,32,33, 34des
2'.3',4',5' et 6' rangs du dit canton de Buckland, ainsi que les subdivisions de tous les dits lots aux plan et livre de renvoi du
eadastre officiel de la dite paroisse sont detaehees de la ditc municipalite de Ja paroisse de Saint-Leon-de-Standon el de la dte
munieipalite de la paroisse de Saint-Malachie et cesseront d'en faire partie el sont par la presente loi eonstituees en une
municipalite distincte nouvelle connue sous Ie nom de Municipalite de la paroisse de Sainl-Nazaire-de-Dorchester.

2. Les habitants et eontribuables de la dite municipalite de la paroisse de Saint-Nazairc formeront une corporation connue sous
Ie nom de Corporation de la paroisse de Saint-Nazaire-de-Dorchester et la dite municipalite et la dite corporation auront tous
les pouvoirs con[eres aune municipalite er. aune eorporalion de paroissc par Ie Code municipal, et seront aussi regies par Ie
Code municipal. Acte 6, Ed. VII, chap. 57

commission scolaire. Compte tenu des faibles res
sources financieres qui pouvaient etre attribuees anos
ecoles de rang, il s' agissait toutefois 13 d' une charge
suffisamment accaparante.

LE 7 MAl 1906

Le 7 mai 1906, alors que les conseillers se reunis
sent de nouveau, Ie notaire 13. Freeney de Frampton
est encore present; il presidera cette fois 3 I'election
du premier maire de notre municipalite. Un conseiller
est absent: Pierre Goupil. Les elus municipaux pro
cedent rapidement et favorisent I'experience en elisant
Praxede Lacroix al'unanimite. Son mandat sera ce
pendant Ie plus court de I'histoire de notre municipalite.

Les nouveaux conseillers municipaux ne ch6ment
pas et une semaine plus tard, toujours dans la resi
dence de Charles Dupont, ils sont de nouveau

convoques, a quatre heures de I'apres-midi, en vue
« de I'organisation generale de la regie municipale de
cette corporation )).

Georges Lafontaine est encore present et il agit
comme seeretaire de la reunion. Toutefois, ala fin de
la seance, Felix Lachance, qui n'a pas laisse de des
cendance 3 Saint-Nazaire, devient Ie premier
secretaire-tresorier de notre municipalite. Son salaire
annuel est etabli a 15 $. De plus, tout comme pour la
charge de secretaire de la future commission scola ire
qu'il acceptera deux mois plus tard, le fromager devra
foumir la salle et Ie bureau.

Sans connaitre Ie degre de scolarisation de Felix
Lachance, oous pouvons facilement imaginer que les
premieres seances doivent lui para'ltre laborieuses,
d'autant plus que Ie jeune conseil municipal va rapide
ment presenter des signes d'instabilite.

Ainsi, lorsqu'il entre officiellement en fonction Ie
4 juin, il lioit faire face a la demission du conseiller



Joseph Lafontaine: « II est ordonne et statue par re
glement du conseil comme suit: que M. Joseph
Lafontaine, conseiller, soit remplace pour cause d'ab
sence dans les limites de la municipalite de
Saint-Nazaire4 .» II sera remplace par Anselme
Lacroix.

Au cours de cette seance, Pierre Lachance, Da
vid Brochu et Nazaire Jolin sont nommes estimateurs
fonciers de la municipalite. A une epoque ou l'eva
luation municipale ne repose sur aucun critere objectif
et scientifique, il s' agit la d'une tache bien ingrate.
Quai qu'il en soit, cejour-Ia, les mecanismes qui doi
vent permettre a Ia municipalite de fonctionner de
falt0n autonome sont def'initivement etablis.

DAVID BROCHU SE DESISTE DE NOUVEAU

Dans un premier temps, l'ancetre des Brochu de
notre paroisse s'est desiste et a refuse la charge de
conseiller. Les registres de I'epoque nous apprennent
que sa « carriere » comme estimateur de la municipa
lite 11 ete des plus ephemeres. Des 1e 16 juillet, it remet
sa demission, appuyee par un billet du medecin qui
atteste qu'il est incapable de remptir les fonctions
d'estimateur.

Homme d'action, esprit pragmatique, pere d'une
nombreuse famille, David se trouve sans doute beau
coup plus a t'aise it se mesurer aux forces de la foret
comme defricheur. Lors de cette seance, Octave
Pelchat, alors age de cinquante ans, accepte de Ie rem
placer.

Octave Pelchat

Ce jour-la, les nouveaux conseillers adoptent une
resolution stipulant que les estimateurs commenceront
leur travail Ie lendemain et qu'ils devront evaluer les
proprietes « aux deux tiers de leur valeur n~elle »5

BILAN DE LA PREMIERE ANNEE

Au debut de mai 1907, Ie jeune conseil municipal
de Saint-Nazaire peut dresser Ie bi/an d'une anm':e
bien remplie. Outre les deliberations inherentes aleurs
prises de decisions, les dirigeants de la municipalite
ont adopte divers reglements qui signifient une volonte
d 'aller de I'avant, notamment dans l'amelioration du
reseau routier. C'est ainsi que nous pouvons lire dans
Ie proces-verbal de la seance du 20 aout 1906 :

Au sujet d'une requete deposee Ie sixieme jour d'aoilt
demandant \'ollver1ure d'une route, Ie conseil a passe

la resolution sllivante : que nous visiterons I'endroit
indique sur fa requetc et que si cela est possible, nous

en accorderons I' ouverture6

Malheureusement, Felix Lachance n'indique pas
les noms des contribuables qui ont signe la requete ni
Ie trace de la route dont il est question.

Par ailleurs, en cette premiere annee de fonction
nement, les conseillers municipaux semblent avoir pris
les mesures necessaires pour demontrer qu' ils sont
capables de fa ire preuve de fermete. Le 5 novembre
1906, par exemple, il est propose par Louis Tanguay,

Felix Lachance,
premier secrelaire-tl'l?sorier de la Inunicipalile
et de la Commission scola ire de Sainl-Nazaire

1906-1909
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20 Aom 1906 : UNE PREMltRE CONTESTATION DU ROLE D'tVALUATION

CeLte session ayant ete convoquee pour I'examen du role d 'evaluation dont voici les arnendements eL additions.

Que ce consej) se forme en comite general sous la presidence de M. Ie maire pour I'examen et revision, suivant la loi, du raled'evaluation
de la dite municipalite fait les dix-sept et dix-huitieme jours de juillet suivant l'avis public qui en a ete donne, tel qu'ilappert de
I'original de eeL avis et de son certifieat de publication.

Cette motion est adoptee a l'uoanimite.

£t procedant aeel examen et acelie revision, Ie dit conseil a fait au dit role d'evaluation les amendements et additions quisuivent,
saVOLf :

Les propri6tes et les pcrsonnes ci-apn~s mentionnees sont celles auxquelles se rapportent ces amendements et additions et iI Iwr sera
refere par Ie numero d'ordre et par Ie numero du cadastre, et la valeur indiquee Ci-al)reS ala suite des presenles, pour chaquepropriele
ci-apn\s mentionnee, est la valeur alaquelle telle propri6te est eslimee par Ie dit conscil, au lieu de la valeur iJ laquelle es esLimateurs
de la municipalite de Saint-Nazaire ant estime et evalue au dit role d'evaluation, chaque telle propriete.

Lesquels changements, amendements et additions sont les sllivants, savoir :

Le petit tableau redige par Ie secretaire Felix Lachance nous apprcnd que son fils Jean-Baptiste, culLlvateur, voyait sa valeurirnposable
passer de 275 $ ii 250 $. Orner Mareeau, quant it lui, voyait sa valeur imposable reduite de 50 $, pour s'etablir it 750 $. La valeur
imposable de Louis Tanguay pere, rentier acetle epoque, passait de 400 $ it 375 $. Zephirin Roy voyait sa valeur imposable chuta
de 50 $ pour s'etablir a 100 $. Dans son cas, il s'agissail d'un amendement appreciable. Mains chanceux, Joseph Blais et Wellie
Tanguay voyaient leur valeur imposable augrnenter de 25 $ pour s'eLablir respectivement it 435 $ et it 125 $.

appuye par Johnny (Anselme) Lacroix « qu'un regle
ment soit passe et qu'une taxe de I $ soit imposee a
tous ceux qui deposeront des requetes au bureau du
conseil »7.

UN SOMBRE ANNIVERSAIRE

La carte du destin est parfois bien etrange. Quel
ques jours apeine avant Ie premier anniversaire de la
fonnation du conseil mlmicipal, deux deces subits vont
assombrir la commemoration de I'evenement. Pierre
Goupil meurt Ie 4 mai 1907, al'age de 38 ans. Il etait
present ala seance du conseil du mois de mars, ce qui
laisse supposer qu'il est decede subitement ou a la
suite d'une courte maladie. 11 n'a pas ete inhume a
Saint-Nazaire, il repose dans Ie cimetiere de Saint
Leon. Le jour de ses funerailles coincide avec
l'anniversaire de J'election de notre premier maire, le
7 mai 1906.

Le jour des obseques de Pierre Goupil, coup de
theatre dans Ie paysage bucolique de lajeune munici
palite : le maire, Praxede Lacroix, decede ason tour,
a l'age de 64 ans. II est probablement mort subite
ment aussi, puisque, comme son jeune conseiller, il a
assiste ala seance du mois de mars.
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LE CONSEIL MUNICIPAL ET L'ORDRE PUBLIC

Pendant des decennies, Ie conseil municipal sera
aux prises avec Ie probleme du maintien de l'orcire
public. Le tapage, les problemes lies a I'alcool, les
difterents scandales, voila autant de comportements
qui, exacerbes par une conception souvent etriquee
de la morale, aboutissent fatalement, un jour ou l'autre,
a la table du consei1. C'est pourquoi, des Ie 4 juin
1906, alors qu'il est encore en plein processus d'orga
nisation, Ie secretaire Felix Lachance fait la lecture
d'une letl.re du cure Charles Auger « demandant
qu'une penalite soit imposee atous ceux qui causent
des desordres sur la place publique et dans les che
mins et [aux] blasphemateurs »8.

Pour les conseillers municipaux, il s'agit d'un ve
ritable test S'ils veulent assurer leur autorite, ils doivent
reagir ferrnement. Aussi s'empressent-ils de proce
der a I'adoption d\me resolution qui impose une
amende pour la vente de boisson alcoolisee a l'inte
rieur des limites de la municipalite et a « ceux qui
causent des desordres sur la place publique et dans
les chemins et [aux] blasphemateurs »9. Le secre
taire municipal reprend ici textuellement les tennes de
l'abbe Auger.
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La meme resolution stipule que la vente Ie diman
che et les fetes d'obligation est prohibee.

Le commerce illicite d'alcool constitue un pro
bleme qui reviendra regulierement ala table du conseil.
Assez etrangement, il semble meme qu 'une ecole de
rang servait de lieu de rendez-vous pour se desalterer.
C'est du moins ce que semble indiquer la note sui
vante du cahier de prones du cure Pierre A. Dian, Ie
27 mai 1917, avec Ie retour de la belle saison.
« D'apres les apparences, nous aurons encore cette
annee au moins une ecole au nos jeunes gens pour
ront apprendre aboise et agaspiller'o.» Selon I'abbe
Dion, les jeunes bootleggers pouvaient tiser ces jours-

Le liigendaire Groleau Bruneau

la des revenus allantjusqu'a 25 $ par dimanche, une
somme considerable al'epoque.

LES FILS n'OCTAVE BRUNEAU

ET LE CONSEIL MUNICIPAL

Octave Bruneau, fils d'Octave, plus connu sous
Ie pseudonyme de Groleau, est passe a l'histoire
comme Ie personnage Je plus pittoresque de notre pa
rolsse. Le suit de pres son frere Isa'ie, dit Padoue,
dont les sautes d'humeur sont redoutables, d'autant
plus qu 'il est considere comme un des bons pugilistes
de son temps.

Alfred Audet,
maire de Saint-Aiazaire de /9/0 a /9/3

Un autre fils d'Octave, Evangeliste, aurait sans
doute pu ecrire quelques-unes de nos pages d'histoire
les plus animees s'il n'avait pas ete emporte par la
grippe espagnole. Le 28 avri11913, Ie conseiJ munici
pal est appele a deliberer en session speciale, ala suite
d'une plainte portee par Ie postilion Abraham Pelchat:

Propose par M. Ie conseiller Leon Coniveau, secollde
par M. Ie conseiller Nazaire Jolin, que l'amende impo
see par Abraham Pelchat contre Evangelistc Bruneau
pour cause de negligence d'entretien de la route du
3° rang de I'eglise soit accordee au taux de quatre pias
tres ll

.

Decidement, cette annee-la, les freres Bruneau
ont Ie don de se mettre les pieds dans les plats, et
moins de trois mois plus tard, toujours en session spe
ciale, les conseillers Georges Belanger, Leon
Corriveau, Louis Fillion, Edouard Gagnon, Ferdinand
Bechard, Nazaire Jolin, sous la presidence du maire
Anselme Corriveau, sont appeles a deliberer sur Ie
cas des fn!:res Evangeliste et Octave qui semblent avois
montre un peu trop d'exuberance oratoire sur la place
publique.

Nous pouvons deviner la mauvaise humeur du
conseil municipal, oblige de perdre du temps pour une
etourderie, en pleine saison des foins, d'autant plus
qu'en ce debut de siecle, les routes ne sont pas tou
jams tres recommandables. La situation requiert
toutefois Ie consensus de taus et de la fermete Le
Iibelle de la resolution se lit ainsi :
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fl est ordonne el statue par reglement du conseiJ comme
suit: cette assemblee ayant ete convoquee pour les
amendes imposees sur la personne de M. Octave Bru
neau et EvaogeJiste Bruneau pour avoir blaspheme,
crie el fait du desordre dans Ie chemin public. Apres
avoir rel(u notices acel effet, 1VlM. Octave Bruneau el
Evangeliste Bruneau n'onl pas ele prendre arrange
ment avec M. Ie maire: c'est pourquoi il a ele convenu
que de bons temoins soient appeles apres avoir prete
serrnent voulu par la loi. C'esl pourquoi, MM. Pierre
Lachance et Gedeon Lachance et Mm. Napoleon
Tanguay et M. Armand Lachance font serrnent sur Ie
saint evangile avoir enlendu blasphemer et crier les
dits Octave Bruneau fils et I\vangeJiste Bruneau sur la
place publique :

Propose par M. Ie conseiller Georges Belanger, seconde
par M. Ie conseiller Nazaire Jolin, que M. Octave Bru
neau fils ait it payer au conseil municipal une amende
de 10 piastres et M. Evangeliste Bruneau 5 piastres par
arrangement avec M. Ie maire d'ici demain soil' ou si-

non un IWJron [sic]judiciaire sera porte contre eux pour
une periode d'au moins vingl ans. Propose par M. Ie
conseiller Louis Fillion, seconde par Ie conseiUer Nazaire
Jolin, que M. Ie maire Anselme Corriveau soit alltorise
d'agir pour ces demarches moyennant qu 'une somme
raisonnable lui soit allouee12 .

Les amendes imposees aux deux fetards sont as
sez importantes et correspondent aplusieurs joumees
de salaire. Il est toutefois pennis de se demander si
1'affaire aura des suites et si eUe sera seulement prise
au serieux par les deux marginaux. C'est du moins ce
qui semble se degager du proces-verbal de la seance
du 27 octobre 1913.

Ce soir-hl, Ie conseil municipal est de nouveau
convoque d 'urgence, car Groleau n' a pas tarde aatti
reI' I'attention par un autre des nombreux ecarts de
conduite qui Ie condu iront un jour asa reputation no
toire d'eterne( trouble-rete. Jamais il ne renoncera a
s' assagir.

()II ./



Pres de trente aos plus tard, lorsque Lou is Tanguay
se mariera en secondes noces avec Marie-Anna Jolin,
Groleau, en depit du fait qu'il n'a qu'un seul bras, se
signalera en menant un joyeux tintamarre.

Lorsque, avec les annees, une situation desagrea
ble perd de sa charge emotive, Ie citoyen plus reserve
arrive a faire « contre mauvaise fortune bon c(:eur »
et, avec Ie temps, a en rire. Mais ce soir-Ia, les mem
bres du consed municipal doivent se demander s'ils
reussiront un jour amater ['incorrigible Groleau, qui
non seulement refuse de payer I'amende qui lui a ete
imposee au corns de l'ete precedent, mais s'est permis
une autre incartade, qui encore une fois a fait scandale.

Groleau n'a pas de formation juridique, loin de la,
mais sans doute pen;oit-iJ d'instinct les limites du con
seil municipal en de telles situations. II faudrait aller
en cour, avec les frais que cela suppose. Le conseil
municipal adopte tout de meme une autre serie de re
solutions, ambigues quant aleur application concrete,
dont la portee reelle demeure difficile a evaluer, car
generalement, des procedures poussees ade tels ex
tremes se perdent entre deux seances. Bref, les dus
du peuple se retrouvent en position defensive, con
traints a etirer Ie temps. Tel un lion qui n'a pas de dents,
iJs peuvent toujours rugir, et c'est ce qu'ils font ce soir-la.

Dans un premier temps, il est ordonne par resolu
tion des conseillers «qu'une troisieme (sic) amende
soit imposee contre la personne de M. Octave Bru
neau fils pour avoir sacre et cause du desordre sur les
places publiques, cette personne refusant de retirer sa
notice acet effet et ne voulant pas regIer, Ie conseil
devra lever un waron [sic] judiciaire contre lui pen
dant vingt ans »13.

Le montant de I' amende n' est pas precise, ce qui
parait assez etrange. Comme si, en cet instant, on
realisait que Ie cumu] des amendes imposees au geant,
qui n'a qu'un bras pour gagner sa vie, est devenu
derisoirement eleve. Par ailleurs, Groleau brille par
son absence comme l'indique la resolution suivante :

Propose par M. Ie conseiller Leon Coniveau, seconde
par M. Ie conseiller Georges Belanger, qu'un delai d'ici
au 10 novembre soit accorde a Octave Bruneau fils
pour paiement de son amende imposee vu qu'il n'est
pas dans la municipalite en ce moment 14.

La resolution est eyidemment adoptee al'unani
mite, ce qui du reste ne doit pas surprendre Ie geant ni
l'impressionner.
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Anse/me Corriveau,
moire de Saint-Nazaire de /9/3 Ii 19/9.

1/ a//ail remplir un deuxieme mandat
de 1925 a /93/.

La troisieme resolution relative a I'affaire ressem

ble aune copie conforme acelie adoptee lors de la
reunion precedente :

Propose par M. Ie conseilJer Georges Belanger. seconde
par M. Ie conseillerNazaire Jolin, que M. le maire An

selme Corriveau soit autorise de mettre cctte amende
en force, moyennant qu 'une amende raisonnable lui
soit aJlouee IS.

Meme au soir de sa vie, Ie li~gendaire Groleau va
constituer une source de preoccupation pour Ie con
sed municipal comme en temoignent les archives
publiques du debut des annees 1950. Le 14 juin 1954,
alors qu'i I est devenu impotent, son cas fait I' objet de
I' attention du conseil :

Propose par M. Anselme Blais et seconde par M. Gerard
Aube qu'apres deliberations au sujet de la pension et
soins dont MIle Alberta Pomerleau demande un mon
tant de 20 piastres par mois au conseil municipal. Done
il est convenu que M. Ar1hur Lachance, maire, et MM.
les conseillcrs Daniel Corriveau el Gerard Bolduc soient
auto rises d'aller s'entendre avec Mio Pomerleau au sujel
demande 16.

La decision de ddeguer trois representants muni
cipaux aupres de la personne qui heberge Groleau
indique que Ie consed trouve la tarification mensuelle



trop elevee. Mais y a-t-it veritablement un prix pour
soigner un personnage qui toute sa vie s'est signale
par les extravagances les plus impd:visibles? La
seance du 2 aout 1954 DOUS apprend que la soignante
n'a pas accepte de negocier. Alberta Pomerleau « a
tenu son prix». II est probable d'ailleurs que les con
seillers comprennent parfaitement Ie point de vue de
1a pauvre dame.

Le probleme de l'hebergement n'est pas pour
autant regle. Le 4 octobre 1954, son cas monopolise
encore une fois I'attention des conseillers. Le libelle
de fa resolution semble nous indiguer qu' Alberta
Pomerleau s'est sentie vaincue et a fLUi par renoncer :

Propose par M. Leopold Lachance et seconde par
M. Gerard Aube que Mlc Alberta Pomerleau soit payee
au montant de \2,73 $ pour soins de M. Octave Bru
neau dont 19 joms au mois d'aout n

Une resolution adoptee un mois plus tard, Ie 8 no
vembre 1954, DOUS apprend que Ie dossier du moribond
est toujours en suspeDS :

Propose par M. Leopold Lachance et seconde par
M. Rene Blais que Ie conseil municipal ecrive al'h6pi
tal Saint-Augustin demandant I'hospita lisation d'un
patient inval ide et Ie taux et details pour entretien d'un
pensionnaire 18

PERSONNE NE VEUT DE GROLEAU

Le 6 decembre 1954, Ie conseil municipal semble
ne plus savoir aquel saint se vouer pour trouver un
refuge au personnage Ie plus controverse, mais aussi
Ie plus fascinant de I'histoire de Dotre municipalite.
Deja, tout se passe comme si la renommee de cet etre
marginal avail depasse les \imites de notre comte :

Propose par M. Anselme Blais et seconde par M. Leo
pold Lachance qu 'une demande d'hospitalisation de
M. Octave Bruneau soit demandee adivers eudroits
dans la Province, tels hopital Sainte-Famille, lac Vert,
hopital Saint-Augustin, Saint-Tite-des-Caps, etc. 19

Qui entre-temps a heberge I'infortune celibataire?
Nous trouvons la reponse dans une resolution adoptee
Ie 7 fevrier 1955 :

Propose par M. Leopold Lachance et seconde par
M. Ludger Brochu que M. Alfred Bruneau soit paye
20 piastres par mois pour pension de M. Octave Bru
neau a partir du 1<' septembre 1954 et cela jusqu 'au
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A!/i'ed Bruneau e( son epouse.
Germaine Henry. Le couple /1I?bergea

Groleau sur fa fin de ses jours.

jour ou la municipalite pourra lui trouver une place con
venable 20

Groleau decede finalement Ie 29 janvier 1956. Dne
legende nous quitle en relayant Ie flambeau du pitto
resque a son neveu Alfred. Lorsque Ie 3 decembre
1997, ce demier nous quitte a son tour, aI' age venera
ble de 86 ans, une epoque est definitivement revolue.

UNE PREOCCUPATION CONSTANTE

Pendant des decennies, la bonne conduite de ses
citoyens va demeurer une preoccupation constante pour
Ie conseil municipal comme I'indigue la resolution sui
vante adoptee Ie 4 mars 1935 :

Propose par M. Thomas Brochu, seconde par
M. Claudias Bruneau, que vu 1£1 rnisere et les di fficultes
de toutes manieres asubvenir au cout de 1£1 vie et dans
Ie but de sauvegarder la temperance et les bonnes
ma:urs de nos jeunes gens; demandons par 1£1 pre
sente resolution de bien vouloir rnaintenir 1£1 loi
actuellernenl en force en protestant contre les nouvel
les mesures accordees aux hoteliers de la campagne
par la vente de diverses liqueurs alcooliques 2l

-
'..#7'r,../ ,.1- ;/'



Au debut des annees 1950, Ie conseil municipal,

sous la pression des autorites religieuses, est appele a
legiferer sur Ie contenu des lectures des gens. Vne

resolution adoptee Ie 7 juillet L952 precise sa position:

11 est defendu SOLIS peine d'amende ou d'emprisonne
ment a tout colporteur ou vendeur de litterature
que1conque de livrer ces articles dans la municipaJite
pour aucune consideration et cela d'apres les regle
ments catholiqLles de 1a province de Quebec 22

VOIRIE ET CHEMINS D'H1VER

Les gens de Saint-Nazaire ont de tout temps ac
cordE: une importance considerable aI' entretien de leur

reseau routier en hiver. Des Ie 5 novembre 1906, Ie
conseil municipal etait appele a se prononcer sur un

projet d'entente intermunicipale qui avait pour objet
de regir la route connue sous Ie nom de route Brochu
« et cela moyennant de payer la juste moitie de ces
entretiens d 'hiver »)23.

Au printemps suivant, Ie 13 mai 1907, Joseph Be

langer succedait aPraxede Lacroix, decede quelques
jours plus tot. L'empressement avec lequel on legi

ferait ce jour-Ill pour regler les moda1ites de l'entretien
des chemins d 'hiver etait inhabituel. Nous pouvons

presumer que certains problemes s' etaient presentes
I'hiver precedent et que les elus municipaux voulaient
eviter qu' ils se repetent.

Lors de 1a seance suivante, Ie 17 juin 1907, Ie dos

sier de la repartition de l'entretien des chemins etait

Pendant des decennies, f 'enlretien des routes d 'hivel;
soumis au rude elimaL quebecois, aflait demeurer
un souci conslanl pour fe cO/lseif municipal de Saint
Nazaire. Ci-dessus. le 3' Rang en hiver.
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de nouveau sur la table. Ce jour-la, Ie conseil munici

pal adoptait une resolution qui voulait clarifier
l'epineuse situation. Felix Lachance notait au livre

des proces-verbaux:

Que 1a route du 4< rang soit ala charge des proprietai
res de Saint-Nazaire de I'arrondissement de la dite voirie
de cet arrondissement et sur la surveillance de l'ins
pectenr :

El que la route du 2< rang soit acceptee comme suit,
savoir : que la moilie de cette route cote nord-est soit
aux frais des proprietaires de l'arrondissement de eelte
dite route et sous la surveillance de I'inspeeteur de
voirie de eet arrondissement 24

Lors de la seance qui avait vu I' election de J0

seph Belanger ala mairie (13 mai 1907), les conseillers
avaient adopte une autre resolution qui avait pour ob
jet « d' imposer une taxe speciale pour Ie paiement
d'entretien d'hiver des routes de cette municipalite
apres la division des routes entre les deux municipali
tes de Saint-Leon-de-Standon et Saint-Nazaire »25.

Nous constatons qu'au cours de cette premiere
annee, cette route faisait I' objet d 'un differend entre
les deux conseils municipaux. Nous pouvons facile
ment presumer que les contribuables de Saint-Leon
ne voyaient guere d'interet aentretenir une route qui
ne faisait plus partie de leur territoire. Manifestement,
Ie dossier trainait en longueur.

Le 8 octobre 1907, au moment ou les premieres
getees d' automne rappelaient qu 'un autre impitoyable
hiver quebecois isolerait bien tot la petite collectivite
pour de longs mois, on pen;oit l'impatience du jeune
conseil municipal devant Ie manque de collaboration
de certains contribuables de Saint-Leon. Ce jour-la,
les conseillers adoptaient une resolution « autorisant
Ie secretaire-tresorier de notifier Ie conseil de Saint
Leon pour faire la division des routes entre les deux
municipalites Ie quinze octobre prochain » 26

Par ail1eurs, toujours en ce 8 octobre, differents
indices, qui se traduisaient par une serie de resolutions
visant aclarifier ou aconfirmer la repartition des che·
mins a entretenir, indiquaient la volonte du conseil
municipal d'y mettre de l' ordre avant les premieres
neiges. Dans cet esprit, il etait propose et resolu que
« les inspecteurs de voirie fassent abattre tous les ar
bres nuisibles acote des chemins municipaux et cela

avant les travaux d'entretien d'hiver et autorisant Ie
secretaire-tresorier de les notifier a cette tin » 27



Decidement, la seance du 8 octobre 1907 semble
avoir ete tres chargee. Une autre resolution stipulait
«que Ie cout des travaux d'entretien d'hiver des rou
tes de Saint-Nazaire soit paye par voie de taxation
directe sur l'etendue des terres et terrains en superfi
cie sur tous les proprjetaires au occupants des lots de
Ja paroisse de Saint-Nazaire » 28.

II s'agissait ici de la premiere mention d'une taxe
relative it I' entretien des chemins d'hiver dans notre
municipalite. Nous sommes d'abord enclins a nous
interroger sur son uti lite, puisque J'entretien des che
mins relevait des proprietaires. Il faut savoir que les
routes intennunicipales et celles qui reliaient les rangs
relevaient de l'ensemble des contribuables, d'ou la
necessite d'aller chercher les revenus necessaires pour
I 'entretien de ces importantes voies de communica
tion.

Nous pouvons aussi nous demander si, en cette
premiere annee Otl elle fut en exercice, la municipalite
ne faillit pas etre depassee par les evenements. Visi
blement, comme en fait foi la lecture du livre des
proces-verbaux, les contribuabJes exigeaient des ame
liorations, des rattrapages et peut-etre aussi la
realisation de certains engagements prom is tors de la
formation de la municipalite.

Quoi qu'il en soit, Ie nouveau conseil municipal ne
semble pas avoir tergiverse pour satisfaire les payeurs
de taxes plus lsoles. Tout comme il avait donne suite
quelques mois plus tot it la demande des residants de
la montagne de se voir relies au 4c Rang Sud par un
pont, il adopta une resolution « ordonnant I' ouverture
d'une route sur Ie quatrieme rang de Saint-Nazaire
sur la partie du lot n° 38, avec condition d'un delai
minimum de 2 ans pour Ie parachevement de la dite
route» 29.

Ce n'est que Ie 1cr mars 1909 que la municipalite
procedait par voie de reglement a la concretisation de
son engagement. Le proces-verbal que redigeait alors
Ie secretaire Felix Lachance couvrait pas moins de
six pages et ne laissait rien au hasard. Ainsi, il etait
prevu que « les parties de clotures appartenant aux
proprietaires des lots n° 38 et 210 seront deplantees et
replantees au nord de la dite route aux frais de la mu
nicipalite de Saint-Nazaire »30.

II etait egalement prevu que les travaux qui vi
saient a relier les residants du 4c Rang au 5C Rang

Le 6juin 1909, Armand Lachance succedait aFelix
Lachance comme secrelaire-tresorier de la munici
palite de Saint-Nazaire. Toutefois, c 'est son epause,
Marie-Anna Goupil. secretaire adjointe, qui assuma
la plus grande partie de la tache.

dureraient quatre mois. Comme I' indique la lecture
du proces-verbal de cette seance, Ie conseil municipal
ne semblait pas avoir re~u de confirmation officielle
indiquant que la future route serait subventionnee par
Ie departernent de la Colonisation. Neanrnoins, il avait
decide d'aller de I'avant, ce qui apparalt au premier
abord assez temeraire, car les depenses envisagees
etaient considerables.

UN AUTRE DELAI

La suite des evenements nous montre que la de
cision du Ier mars 1909 etait precipitee. Le 6 juin,
Armand Lachance etait assennente comme secre
taire-tresorier de la municipalite. Felix Lachance avait
demissionne ce printemps-Ia et il semble avoir quitte
notre paroisse a cette epoque. Forgeron de metier,
Almand Lachance n'avait peut-etre pas I'instruction
necessaire pour remplir la tache. D'ailleurs, peut-etre
en avait-i] ere egalement ainsi pour son predecesseur.

Armand Lachance exer~ait un metier tres diffi
cile et suffisamment accaparant. C'est son epouse,
Marie-Anna Goupil, qui avait ete institutrice, qui redi
geait les proces-verbaux des reunions du conseil et
tenait la comptabilite. Et puisque ~es droits des fem
mes n' etaient pas h~galement reconnus a cette epoque,
eIle ne pouvait remplir une charge officielle. Cette
situation allait perdurer pendant des decennies et, au



COlifS des annees 1960, Monique Laflamme (Mme Phi
lippe Pelchat) allait revivre Ie meme probleme.

Le 28 juin 1909, Anna assistait a sa premiere
seance du consei!. Autant la procedure lui etait nou
velle, autant Ie decor lui etait famiJier, etant donne que
les Lachance devaient fournir la salle qui servirait aux
deliberations des elus, cornme cela avait ete Ie cas
pour Jeur predecesseur.

Etait-ce parce qu 'en ere Ies routes etaient plus
praticables? Etait-ce parce gu'ils etaient curieux de
voir comment la jeune maitresse d' ecole allait se de
brouiller dans sa nouvelle tache? Toujours est-il que,
ce jour-la, tous les conseillers etaient presents, ce qui
n'etait pas toujours Ie cas.

Deux ans plus tard, lors de la seance tenue Ie 2 oc
tobre 1911, reagissant a l'absence de trois des leurs,
Ie maire et les conseillers presents durent adopter une
resolution qui imposait une 10urde amende aux contre
venants. Ce lundi matin-la, sans doute avec un peu de
mauvaise humeur, Ie point suivant etait propose, ap
puye et resolu unanimement :

Qu'a l'avenir ceux qui manqueront sans aucune raison
grave, une amende de vingt piastres sera imposee pour
chacun d'eux et que pour la prochaine session, des
notices lem soient adressees afin que tous soient bien
au courant de celte resolution JI.

Toujours lors de la seance du 28 juin 1909, Ie maire
Joseph Belanger et ses conseillers, Onesime Pelchat,
Joseph Pare, Joseph Plante, David Brochu, Octave
Pelchat, Pierre Bechard, etaient appeles a se pronon
cer sur Ie probleme du parachevement de la route qui
devait relier Ie 4" Rang au SO Rang.

La premiere resolution que l'ex-enseignante ins
crivit ce jour-la au livre des proces-verbaux de 13
municipalite, dans I'exercice semi-officiel de sa fonc
tion, portait pn':cisement SUI la decision du consed de
retarder les travaux d'une annee. Bien que les motifs
du report de la construction ne nous soient pas parve
nus, nous pouvons presumer que la charge financiere
sur les payeurs de taxes s'averait trop elevee, d'autant
plus que d'autres contribuables, qui residaient dans Ie
6e Rang, reclamaient egalement leur part du gateau
en matiere d'amelioration du reseau routier.

Les travaux allaient bient6t s'enclencher et Ie
5 juillet suivant, au califS d'une seance speciale, Pierre
Lachance etait nomme pour diriger les travaux. La
meme resolution stipulait Ies conditions salariales des

hommes, des bceufs et des chevaux dans Ies termes
suivants :

[...] que les interesses aienl j'avantage de gagner leur
paiement autant que possible; et aux animaux qui ser
virani aces travaux avec une charrue ils seront payes :
breufs 1,25 $ par jour; et aux chevaux iIs seront payes
75 ¢ parjour J2.

La resolution suivante, proposee par Ie conseilJer
Joseph Pan':, appuyee par Ie conseiller Joseph Plante,
avait pour objectif d'eviter que des peres de famille
cherchent a fa ire embaucher des enfants en trop bas
age:

[... ] qu'une resolution soit passee au conseil pour que
les interesses viennent donner leur nom au conduc
teur des travaux et qu'aucune petite jeunesse y soit
ad mise pour les lravaux de cette dite route du 4° rang JJ.

OUVERTURE DE LA ROUTE DU 61. RANG

C'est Ie 4 janvier 1909 que nous retrouvons dans
Ie livre des proces-verbaux de la municipalite la pre
miere mention relative a l'ouverture de ('actuelle route
du 6e Rang. Joseph Belanger vient d'elre reconduit
dans ses fonctions par acclamation. Octave Pelchat,
Joseph Plante et Pierre Bechard acceptent de rem
placer Joseph Blais, Joseph Jolin et Louis Tanguay fils
dont les sieges sont devenus vacants.

Le nouveau conseil procede d'abord au reenga
gement de FeIix Lachance, procedure habituelle en
ce debut d'annee. La resolution suivante, bien qu'in
dispensable, est egalement une pure fonnalite. nest
adopte a l'unanimite que « Ie reverend 1. C. Rochette
et monsieur Anselme Morin soient nomrnes auditeurs
des comptes pour la municipalite »34.

Les conseillers municipaux sont par la suite appe
les adeliberer sur 1a premiere mesure legislative de
cette annee. Dans ce climat des fetes propice a la
bonne entente,« il est resolu par Ie ditconseil de Saint
Nazaire accordant un chemin public sous Ie nom de
chemin de front du 6e rang suivant les conditions sui
vantes : il est ordonne de faire verbaliser les lots
numeros 33, 34, 35, 36 et 37 dans les delais tel qu' if est
exige par la loi » 35.

La resolution suivante nomme Felix Lachance
« sur intendant special pour visiter les lots ci-dessus
mentionnes» et il est egalement specifie qu'il devra



« donner un rapport au dit conseil aces fins »36. Deci
dement, ce fromager, qui est aussi secretaire-tresorier
de la commission scolaire, ne chOme pas depuis quel
que temps, ce qui ne l'empechera pas de quitter notre
paroisse ce printemps-lit comme nous I'avons vu pre
cedemment.

Au debut de mars 1909, Felix Lachance redige Ie
proces-verbal qui recommande la construction de la
route:

Je, Felix Lachance, ai I'honneur de faire rapport
qu'ayant prete serrnent voulu par la loi, j'ai par avis
public en date du 7 mars mil neuf cent neuf, donne
sous rna signature et en rna qualite de surintendant
special affiche suivant la 101 et Ii ala porte de l'eglise
de Saint-Nazaire, tel qu'j] est apres Ie certificat de pu
blication de cet avis, j 'ai convoque une assemblee des
parties interessees au dit chemin pour etre tenue lundi
Ie huit mars adix heures de I'avant-midi aI'endroiL que
j'avais mentionne dans mon avis:

Que conformement al'avis susmentionne, je me suis
rendu Ie ditjour au lieu et aI'heure ci-dessus indiques.

Que j 'ai donne audience aux personnes presentes ala
dite assemblee que j 'ai lenue et presidee. Que j 'ai en
tendu et note ces raisons et renseignements donnes
par les petitionnaires presents et visite les biens, et
aussi I'endroil au Ie dit chemin doit etre projete. Je suis
d'opinion d'eUlblir Ie dit chemin a I'endroit ci-apres
mentionne, c 'est-it-dire sur les lots numeros JJ, 34, JS.

J'ordonne que I'etablissement de ce chemin soil pris
sur toute Ja longueur sur Ja profondeur du 6< rang, tel

que porte au present proces-verbal. En outre ce che
min est possible dans Ie trecarre entre Ie Yet Ie 6< rang,

Ie terrain est propice en cette direction 3'.

Ce document est precieux, car le secretaire enu
mere ala fin du proces-verbal Ie nom des proprietaires
de lots concemes. Il faut souligner qu'aucune de ces
families n'a fait souehe dans ce rang, ce qui est assez
revelateur sur les difficiles conditions d'existence de
ces colons.

Quoi qu'il en soit, Pitre Cote, Phileas Therrien,
Eusebe Bruneau, Achille Bruneau, Jacques Bolduc et
Nazaire Jolin figurent ce jour-Ia parmi les payeurs de
taxes du 6e Rang dont la vocation demeurera toujours
plus forestiere qu 'agricole.

Des Ie 28 juin suivant, Nazaire Jolin, pere d' An
selme38 , est nomme inspecteur du 6< Rang « du bout

Camp de bois rond bati
par Allselme Jolin dans Ie 6< Rang

verbalise }), ce qui indique que Ie conseil municipal a
fait diligence pour repondre favorablement a la requete
de ces pionniers.

Comme nous I'apprend I'etude attentive des pro
ces-verbaux, les travaux vont neanmoins durer
plusieurs annees. Le 30 septembre 1912, il est pro
pose par Ie conseiller Ferdinand Bechard, appuye par
Ie conseiller Edouard Gagnon, que « M. Joseph Be
langer et Armand Lachance soient autorises pour
visiter Ie chemin de front du 6< rang entre Ie se sur les
lots 36, 37,38,39,40 et qu'une somme raisonnable
leur soit allouee moyennant le temps qu'ils auront
passe »39

Au cours de la seance suivante, tenue Ie J I no
vembre 1912, il est propose par Ie conseiller Edouard
Gagnon, appuye par Ie conseiller Louis Fillion « que la
somme de quatre piastres soit allouee aux experts qui
ont visite Ie chemin du 6e rang »40.

La visite des deux representants du conseil muni
cipal avait en fait pour objet Je prolongement de la
route du fie Rang. Quelques mois plus tard, Ie 28 avril
1913, Annand Lachance recommande que les travaux
soient entrepris. Le proces-verbal rMige acette oc-

106



Chalel de Dominique Fillion
da/lS Ie 6' Rang Sud

casion nous apprend que ces lots appartiennent aux
paroissiens suivants : Joseph Aube, Napoleon Roy,

Leon Marcoux, Joseph Leclerc, Joseph Fortier, Hi
laire Trahan, Alphonse Leblond, Johnny Foumier et
Ferdinand Roy.

Le surintendant special, Armand Lachance, note
toutefois ce qui suit:

Dans Ie trail-carre entre Ie SO et Ie 6" rang, Ie terrain est
propice en cette direction jusque sur Ie lot nO 38 et
39 nord, ou il devient rocailleux et coteux. It est con
venu que ce chemin soit passable moyennant un detour
qui rallonge que peu les travaux d 'ouverture ~l.

Ce jour-la, lorsqu' il est propose par Ie conseiller

Leon Corriveau et appuye par Ie conseiller Georges
Belanger «que Ie proces-verbal du 6e rang soit homo

logue », les pionniers du demier rang de notre paroisse
aavoir ete colonise commencent surement ase sentir
moins isoles. Cependant, 13 comme ailleurs, il faudra

des dizaines d'annees avant que les usagers puissent
jouir d'une route qui, au printemps surtout, ne ressem
blera pas a un trace de labour.

Pour bien comprendre une telle lenteur ase doter
d'un veritable reseau routier, il faut se reporter dans Ie
contexte de I' epoque. Ces intenninables chantiers se
font manuellement, sans mecanisation. Pour les tra

vailleurs, it s'agit d 'un travail tres dur physiquement,
d'autant plus que les joumees de travail sont de dix
heures.

Ill1

Par ailleurs, les moyens financiers sont limites. Les

subsides gouvemementaux viennent au compte-gout
tes et, certaines annees, ils sont plus chiches que

d'autres. En milieu rural, un gouvemement qui accor
de de I'importance au reseau routier a de meilleures

chances aux elections.

Pour les elus municipaux, 1'amelioration du reseau

routier doit etre une preoccupation constante comme
en temoignent les nombreuses representations aupres

des deputes du temps. Cette resolution typique adop

tee Ie 5 mars 1923 nous indique, apres pratiquement
trois quarts de siecle d'occupation du territoire, l'am

pleur de la tache qui reste 3 accomplir :

Propose par M. Ie conseiller Arthur Jolin, seconde par
M. Ie conseiller Joseph Pelchat, qu'une leltre soit en
voyee aM. E. Ouellet depute afin de nous obtenir du
gouvernement les argents suivanls :

r 400 piastres pour Ie chemin de front de M. Ernest Jolin,
Adelix Pelchat et Georges Belanger compris entre Ie
3" et 4< rang sur les lots 32 et 33 lesquels sont tres ro
cailleux ;

2" 2000 piasrres pour Ie chemin de front du SO rang, lequel
est un chemin neu f, et doit etre ouveri pour les colons;

3' 1000 piastres pour Ie chemin de front du 6e rang venant
en aide aux colons;

4' 400 piastres pour minage afin de continuer les tTavaux
dans la cote de M. Wellie Tanguay, en venanl vers Ie
chemin de M. Alfred Audet 42

Sans doute, Ie conseil municipal sait-il par expe

rience que pour obtenir un certain minimum, il faut
demander plus que ce qu' on espere, mais iI reste que

les besoins sont criants. Par ailleurs, nous commen
90ns 3 percevoir, lors de 1a meme reunion, l' influence

grandissante de la circulation automobile, au niveau
regional, dans les decisions des 61us municipaux.

C'est ainsi qu'il est propose par Ie conseiller Emest

Tanguay, appuye par Ie conseiller Alfred Audet, « que

la demande de la route Nationale soit accept6e tel que
demandee par lettre de M. Georges Lafontaine en
passant par Saint-Malachie, Standon, etc. »~3.

Ce que les gens appellent it l'epoque la route Na

tionale est evidemment l'actuelle route 277. Nous
savons qu'Ernest Tanguay, I'auteur de la resolution,

possede deja une Ford a pedales depuis quelques an
nees. Les temps changent. Le vent est al'optimisme.

La prosperite qui a suivi la fin de la Premiere Guerre



mondiale semble ne pas avoir de limites. Mais Ie pro
gres a aussi ses hauts et ses bas. La crise economique

des annees 1930 va ramener nos gens a la dure rea
lite: ch6mage, misere, genera.tion sans avenir.

LA CRISE ECONOMIQUE

ET NOTRE RESEAU ROVTlER

Les situations de crise n'ont pas que des desa
vantages, car lorsque les emplois se font rares, les

gouvemements peuvent entreprendre des travaux qui,
en temps ordinaire, couteraient beaucoup plus cher.

Le 31 decembre 1933, dans une Iettre ouverte publiee

dans Ie New York Times, l'economiste John Maynard
Keynes fait d'ailleurs sensation en pressant Ie presi

dent Roosevelt de recourir au deficit budgetaire massif
pour juguler la crise americaine.

IJ: la session du 2 mars 1931, il a ele passe Ie reglement
suivanl.

Atteudu qu'une partie de I'argent du ch6mage devra eire
employee pour Ie gravelage du village, terre de la fabrique :

rUne partie de la gravelle devra eire charroyee eet hi
vera une piastre et vingt-cinq cennes Ja verge.

2' Que tous les inleresses elant capables d 'en faire Ie
charroyage devront donner leur nom pour un mon
tanl d'environ leur paiement du dit gravelage sur Ie
COlit d'evaluation e\ cela clans un dela! de huitjours.

3° Que M. Jos. Bruneau soil nomme pour leoir Ie pic de
gravelle en meme temps que les comptcs moyennant
un montant de 2S cenues par "cure.

Donne aSaint-Nazaire. ce 4' jour de mars J931, par
devanl mOl soussigne.

Armand Lachance

Sec-tres.

Dans notre petite communaute paroissiale, il n'y

a pas de New Deal, mais Jes elus municipaux n'ont
pas tarde a comprendre que 1es subsides gouveme
mentaux pourraient contribuer a sou lager une misere
criante, tout en permettant anotre petite communaute

de se doter de chemins plus carrossables.

Le 2 fevrier 1931, il est propose par Orner Mar

ceau, appuye par Aime Fillion, « que I'argent offert
par Ie gouvemement soit accepte par Ie conseil pour

construire les ponts defectueux et pour graveler Ie
chemin du village, terre de la fabrique »44. Lors de

cette seance, Ie mot « chomage » apparalt pour la pre-

miere fois dans Ie livre des proces-verbaux et dans
I'histoire d(~ notre municipalite.

L'annee 1931 verra la concretisation de plusieurs

travaux routiers, notamrnent la reconstruction de trois
ponts, SOU$ la direction de Gedeon Lachance.

Le Ier decembre, alors que plusieurs ch6meurs

voient venir avec inquietude un autre long hiver d'oisi

vete, Ie conseil municipal se reunit pour etudier Ie
probleme:

Attendu que Ie consel! municipal a rec;u une Iettre du
deparlement du chomage repondant alademande d'ar
gent que nous avons faite j1 y a que1que temps; iI est
ordonne que ce conseil se forme en comite general pour
deliberer sur les mesures aprendre pour tout reglement
concemant I'aide obtenue. Apres deliberations faites
de la part du consejl municipal, i Ia ete propose par M.
Clermont Pelchat et seconde par M. Alfred Aube que
Ie nombre de ch6meurs a ete cote [sic] asoixante-qua
torze 45

Deux rnois plus tot, Ie 20 octobre 1931, Ie nombre

de ch6meurs a ete etabli a 92. Les archives de I'epo
que ne nous indiquent pas pourquoi Ie conseil municipal
est appele ii d6liberer deux fois en moins de deux mois
sur 1a meme question et pourquoi Ie taux de chomage

a baisse si rapidement. Peut-etre que plusieurs cho
meurs sont tout simplement partis pour les chantiers.

II est possible egalement que les nouvelles condi

tions imposees par Ie conseil municipal se soient
averees moins interessantes pour nombre de jeunes
gens. C'est du moins ce que nous laisse entendre une

resolution adoptee lars de la seance du 1"' decembre.
Puisque les maigres ressources financieres disponi

bles doivent aller a I' essentieJ et ne pas etre depensees
en futilite, une motion selon laquelle « les gages de

tout travaiMlant ayant moins de 21 ans devront etre reti
res par leur pere » 46 est presentee par Ie conseiller Emile

Blais et apJPuyee par Ie conseiller Orner Marceau.

Par ailleurs, la valeur du travail execute avec un
cheval est a la baisse. Le 3 aoOt 1931, il est propose
par Ie conseiller Alfred Aube, apJPuye par Ie conseiller
Aime Fillion, «que tout homme ayant travaille sur Ie
chomage soit paye sur Ie prix de 30 cennes de I'heure
et celui des chevaux a 10 cennes de l'heme »47.

L'etude attentive des proces-verbaux montre que, jus
que-la, la force du noble animal 6tait mieux appreciee
et s'etablissait generalement ala moitie du salaire d'un

homme.
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Theophile Corriveau,
moire de Sain/-Nazaire de 1919 a /923

LE TRAct DES RO(JTES ET LA TOPOGRAPHIE

Depuis un siecle, Ie trace de certaines portions de
route a considerablement change. La route de la

montagne est peut-etre celle qui a connu les modifica
tions les plus remarquables. Autrefois, elle constituait
Ie prolongement de la route actuelle du 4e Rang, mais

dans la portion de la montagne, elle etait si abrupte qu'il
a fallu la modifier. Cependant, la comme ailleurs, les

travaux s'echelonneront sur de nombreuses annees.

La premiere indication qui montre que Ie conseil

municipal entend ameliorer cette portion de route re
monte au lendemain de Noel 192 l :

Propose par M. Ie conseiller Clermont Pelchat, seconde
par M. Ie conseilJer WeJJje Tanguay, que Ie conseiJ de
Saint-Nazai re fasse un appel au conseil de Standon
pour decider afaire un detour dans la route Beaudoin
du 3" rang 43.

Comme les conseillers municipaux desirent met

tre toutes les chances de leur cote, la resolution suivante
mandate Ie maire Theophile Corriveau pour represen

ter notre municipalite aupres du conseil municipal de
Saint-Leon.

I! faudra attendre plusieurs annees avant que Ie
dossier du detour de [a montagne revienne sur la table

du conseil municipal. Entre-temps, Ie 3 janvier 1923,
Ie secretaire-tresorier est mandate pour « verbaliser

les travaux d'ouverture et d'entretien d'un chemin lo
cal entre Ie se et 6" rang, qui sera Ie chemin de front

des lots 32 et une demie, partie du 31 partie nord de la
route du 6" rang, lesquels lots appartiennent a
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Gedeon Lachance ef Defina Lacroix.
vers 1928

MM. Johnny Fournier, Charles Fillion, Anselme Ruel
et Adelix Pelchat »49.

Dans son rapport, presente Ie 28 janvier 1923,

Annand Lachance mentionne que « Ie terrain est con
venable en certe direction pourYu qu 'une partie du

32 appartenant aM. Jolmny Fournier soit ponte, vu Ie

petit bout marecageux et savaneux qui se trouve en
cet endroit »50.

Le 6" Rang Nord ne sera jamais ouvert a la colo
nisation, mais ce territoire a toujours ete propice a
['exploitation forestiere, notamment a l'acericulture.

De nos jours, Roland Brochu et Germain Forgues y
exploitent une erabliere. Le 6< Rang Nord est egale

ment tres prise a l'automne par de nombreux
chasseurs.

Le 29 mai 1923, les residants de la montagne
voient enfin leur requete retenir ['attention du conseil
municipal. Outre Ie maire Georges Belanger, y sie
gent les conseillers Joseph Pelchat, Ernest Tanguay,
Arthur Jolin, Alfred Audet, Anselme Corriveau et
Claudias Bruneau.

Lors de cette seance, qui se tient en soiree, i1 est

propose par Ie conseiller Joseph Pelchat, appuye par
Ie conseiller Alfred Audet, « que les estimateurs soient



Georges Belanger,
maire de Saint-Nazaire de 1923 Ii 1925.

II allail remplir un deuxieme mandat
de 1931 a 1933.

autorises pour aller evaluer Ie detour d'une cote dans
le chemin de front de la montagne, entre Ie 3< et Ie
4< rang, situe sur Ie lot numero 40 susdit »)1. Bien que

Ie conseil municipal accepte de porter la question du
detour de la montagne a l'ordre du jour et d'entre
prendre d' etudier un nouveau trace, il y aura quelques

divergences de vue exprimees par des contribuables
ace sujet.

C'est du moins ce que laisse supposer une resolu-
tion adoptee un an plus tard, Ie 30 juin 1924 :

Propose par M. Anselme Corriveau, seconde par
M. EmestTanguay, que M. Ie cure Premont et Annand
Lachance soient autorises d'aller chez Octave Goupil
pour prendre arrangement pour Ie detour de la cole de
la montagne situe sur son terrain 52

La decision de demander au cure Arthur Premont

d'agir comme negociateur peut etre interpretee ici

comme un ultime recours pour amener Ie contribuable
recalcitrant a mettre de l'eau dans son vin.

Nous pouvons presumer que, ce soir-Ia, Ie conseil
est confiant dans les talents de negociateur du cure
Premont, puisqu 'une autre resolution stipule gu 'Eugene
Beaudoin est mandate pour conduire les travaux

« moyennant que la somme de 150 piastres ne soit pas
depassee »5}.

Une derniere resolution adoptee lors de cette
seance speciale mandate Armand Lachance comme
surintendant special pour visiter les lieux du detour et
presenter acet effet un proces-verbal 54.

Eugene Beaudoin et Odife Dallaire.
Le 30 juin 1924, Eugene est mandate
pour conduire les travaux d 'anllilio
ration de ta roule de la montagne
«( moyennant que fa somme de 150 S
ne soil pas depassee ».

Deux mois plus tard, Ie 9 septembre 1924, I'adop
tion d 'une resolution semble indiquer que Ie dossier

progresse :

Propose par M. ~e conseiller los Belanger, seconde par
M. Ie conseiller Ernest Tanguay, que Ie detour du che
min dt' front de la montagne sera separe en egalite
suivam I'etendue de leur terrain ayant SOjD de la c1otu
rer des deux cotes et entretenu par chaque proprietaire
des terres au terrains longeant Ie dit chemin 55.

Le 16 j uin 1925, la question du detour de Ja mon

t8gne semble, apres tant d'annees, etre encore « au
pied de la montagne », puisque Ie secretaire Almand
Lachance est de nouveau mandate pour visiter les lieux,
en donner un rapport detaille, en dresser un proces
verbal et regJer les clauses ayant trait a la cloture 56.

Un an plus tard, Ie probh~me demeure entier. Le

3 aout 1926, Georges Belanger est nomme surinten
dant special pour tenter de denouer I' impasse et etabl1r
les recommandations qui doivent mener aJa redaction
d'un proc,~s-verbal. Le dossier tralne en longueur de

puis cinq ans.
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II est difficiJe d'etablir avec precision les causes
de ces multiples ajournements : chicanes c1assiques
de clotures, nature particulierement difficile du terrain,
manque de fonds, autant d'hypotheses, autant de mys
teres. Quelques semaines plus tard, Ie 27 septembre
1926, Annand Lachance est une fois de plus mandate
pour visiter les lieux et dresser un proces-verbal.

Cet acte, attendu depuis tant d'annees, le secn£taire
tresorier est enfin en mesure de Ie rediger Ie II octobre.
Le document nous apprend que cinqproprietaires sont
concemes par Ie reamenagement de la route, dont la
famille Atkinson.

Certains passages du proc(~s-verbal ap portent
peut-etre un eclaircissement sur les causes des nom
breux retards 3 ameliorer cette route:

La fermeture du dit chemin de front aura lieu depuis
une partie du numero 40 nord appanenant actuellement
aM. Octave Goupil jusqu'au numero 40 sud apparte
nant aM. Johnny Fournier OU celui-ci se reserve une
panie de son ancien chemin de front comme une man
tee locale pour la sonie de chez lu i 57.

Plus loin, Armand Lachance ecrit :

Vu la grande commodite du detour, M. Joseph Fournier
aecepte un chemin aentretenir suivant I'etendue de son
ten'ain en proportion de l'aete de repanition et cela com
pris dans la plenitude de tout reglement de ce
proces-verbal 58

Les multiples travaux qui vont mener laborieuse
ment aune amelioration notable de cette pittoresque
route vont enfin pouvoir commencer. Sans doute, Ie
trace demandera-t-il des compromis de part et d'autre.
compte tenu de la nature meme du terrain. La route
demeure tres abrupte, not.anunent dans Ie secteur du
pont. Par ailleurs, un des proprietaires, Oct.ave Goupil,
voit sa terre coupee en deux. Conune dedorrnnage
ment, Ie cultivateur exige la construction d'un pont qui
permettra a ses animaux de passer sous la route.

Au fil des annees, [e conseil municipal cherchera
aameliorer Ie trace, c'est ce qui ressort d'une resolu
tion adoptee Ie 6 fevrier 1928. L'oreille attentive de
son depute pourra etre d 'un precieux secours quand il
s'agira d'entreprendre des travaux qui exigeront des
debourses depassant les ressources financieres de la
petite communaute :

Propose par M. Joseph Pelchat, seconde par
M. Theophi Ie Jolin, que Ie conseil prenne des informa
tions aupres du depute Ouellet lui demandant quel

III

montant il pourrait foumir en octroi pour construire un
ponl en beton sur Ie fuisseau aI' Eau Chuude mesurant
une quarantaine de pieds de Jargeur. En demandant en
meme temps et en plus la somme de trois cents piastres
pour la releve de [a cote pres de ee meme pont du 4e rang
au pied de la montagne S9

Le 5 mars 1928, Ie conseil municipal prend con
naissance de la reponse du depute liberal Ernest
Ouellet, qui est negative. Les motifs du refus ne sont
pas mentionnes. Ce jour-la, Ie conseil prend toutefois
la decision de reconstruire Ie pont en bois. II est ega
lement possible que ce soit acette epoque que Ie pont
ait ete erige un peu plus en aval que Ie site precedent.

Quelques mois plus tard, Ie 2 juillet 1928, Ie con
seil municipal mandate Joseph Pelchat pour acheter
Ie bois necessaire a la construction et une autre reso
lution nomme Gedeon Lachance directeur des travaux.
Ce demier est reconnu comme Ie specialiste de la
municipalite lors de tds travaux.

Par ailleurs, pendant longtemps, l'entretien des
ponts et ponceaux de la municipalite semble avoir ete
assez accaparant pour les contribuables. Nous pou
vons lire, par exemple, que Ie 4 fevrier 1929,
I' inspecteur de voirie Louis Bolduc est autorise a« faire
entreprendre tous ies travaux voulus pour reconstruire
Ie pont chez Isa'ie Bruneau et [3] faire entreprendre
ces travaux a la criee it la porte de l'eglise parois
siale » 60. La resolution suivante, adoptee lors de la
meme seance, est similaire et conceme cette fois Ie
pont de la route Brochu, c'est-a-dire de I'actuelle route
Aube.

Ie bois elanl une malih'e pUlre.(iable, I 'entretieTi el
fa rimovation des l10mbreux ponlS de Sainl-Nazaire
requeraient un suivi conslanl.
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La necessite d'investir autant d'energie et de fonds
publics dans l'entretien des ponts s'explique evidem
ment par Ie fait que, contrairement au beton, Ie bois
est une matiere putrHiable. Le pont du 6< Rang serait
Ie seul aavoir ete traite al'huiJe periodiquement, c'est
du moins ce qui ressort de la lecture des proces-ver
baux de l'epoque.

LE TROTTOIR DE LA RUE PRINClPALE

Les prises de decision relatives ala constmction du trottoir
de la me Principale couvrent pas moins de qllatre seances du
conseil. Le 13 mars 1922, iJ est d'abord adopte ill'unanimite
(\ qu'un avis soit donne publiquement pour la construction
d'un troltoir en cimenl depuis Ie terrain de la fabrique jusque
chez Ernest Tanguay».

Au cours de la seance suivante. lenue Ie 18 avril 1922, Ie
conseil municipal reitere son intention de proceder ala cons
truction du trotloir municipal et adopte une resolution qui
prevoit que Ie salaire des travailleurs sera de « deux piastres
par jour et celui d'un cheval de une piastre y compris qu'ils
devTonl se nourrir >l.

Decidement, les decisions eoncernant ce projet relativemcnl
simple sont prises au rythme du pas de cheval. Le II juin
suivant, on procede a la nomination du contremai'tre des lr'd

vaux. Louis Tanguay fils CSt autorise a mener les travaux a
terme et son salaire est dabli a2,50 $ par jour.

Le 23 octobre 1922, la construction du trottoir ne semble pas
avoir ele entTeprise. Le retard s'explique peuH~trc paT Ie fail
qu'a ccttc epoque, les differents travaux d'amelioration de
pillsieurs roules et ponts, noramment dans Ie 6' Rang, acca
parent les deniers des contribuables et que, d'un autrc cole, la
main-d'ceuvre est plus rare. Quoi qu'il en soit, ce malin-la, Ie
conseil municipal adopte une resolution etabJissanlle prix du
charroyage du sable, qui est fixe a un dollar par voyage de
quinzc chaudieres.

NOTRE RESEAU ROUTTER ET LES

MUNICIPALITES VOISINES

Le 5 octobre 1925, une resolution dont la fonnu
lation est tres breve, nous apprend que Ie conseil
municipal entend ameliorer l'entretien de la route du
5< Rang, qui debouche aSaint-Damien :

Propose par M. Alfred Aube, seconde par M. Louis
Marceau, que Ie secretaire-tresorier soit autorise de
notifier Ie conseil de Saint-Damien de faire une ouver
ture demandant Ie chemin de front entre Ie 4< et Ie
5< rang 61.

Joseph Bruneau,
maJre de Saint-Nazaire de /933 a 1941

Deux ans plus tard, Ie dossier ne semble guere
avoir evolue comme en temoigne une resolution adop
tee lors de la seance du 5 decembre 1927 :

Propose par M. Jos. Bruneau, seconde par M. Arthur
Jolin, que la demande de M. Georges Belanger pour
eotretieo du chemin de front du 5° rang lui soit accor
dee moyennant que 1<1 partie Saint-Damien soit entretint
[sic] ou dans Ie cas contraire nous, conseilJers de S<lint
Nazaim, refusons cette demande pour cause que ce
chemin serait un danger grave pour lout etranger 62

Au debut des annees 1940, Ie conseil municipal se
fait plus revendicaleur Iorsqu 'il s' agit d' ameliorer les
communications routieres avec les municipalites voi
sines. On per90it d'ailleurs une certaine ferrnete dans
une reso1mion adoptee Ie 4 mars 1940 :

Propo~;e par M. Clermont Pelchat, seconde par
M. Moi'se Brochu, que la Inunicipalite de Saint-Malachie
soil nolifiee :

l" D'avoir anous donner une sortie convenable en gra
velie 51 possible, vu que nous n'avons aucune autre
sortie raisonnable pour voyage de medecin, etc.

t Demande de la sortie de Saint-Damien en gravelle, suite
des routes 4-5-6 dont nous sommes afaire Ie gravelage
actuellcment.

3" Dne aide de la part du conseil municipal N.-Dame de
Buckland aux fins d'obtenir nos octrois pour la route 6,
rang en colonisation 63.

Un an plus tard, Ie 7 juillet 1941, les communica
tions avec ks municipalites voisines ne semblent guere
s' etre ameliorees s'il faut en juger par Ie contenu de
Ia resolution suivante :

II:! .,'" /



Propose par M. Arthur Lachance et seconde par M. Jos.
Bolduc que la paroisse N.-Dame de Buckland soit noti
flee de voir ace que la sortie de Saint-Nazaire, rang
Saint-Thomas et Saint-Joseph, soit reparee d'une ma
niere convenable poU\/ant donner un bon service en
tout temps ainsi que ceux de Saint-Damien, sortie des
Pistoles ; sans oublier Saint-Malachie qui est dans un
etat pitoyable ct requiert un chemin gravele pour cause
qu 'il est notre sortie principale pour docteur, etc. II en
sera ainsi de Standon, surtout en ce qui regarde la sor
tie de Saint-Nazaire. Et si non reparee dans un delai
convenable, nous nous verrons forces de prendre les
procedures voulues par la loi pour arriver it notre but 64.

MODERNISATION DU RESEAU ROVTIER

A la fin des annees 1920, les archives municipa
les nouS indiquent que les routes de terre sont passees
de mode. Pres de nous, la municipalite de Saint
Philemon deplore en 1928 son premier accident d'auto
mobile mortel. L'automobile commence a rouler
periodiquement sur nos routes, puis bientot Ie camion,
en depit des multiples inconvenients qui parfois ne re
levent pas seulement de l'entretien des chemins. Bien
sUr, en terrain montagneux, les cotes sont toujours trop
apic, mais que dire de ces vehicules motorises qui ne
possedent pas de pompe a essence.

Pour contourner la difficulte, 1'automobiliste est
contraint de gravir une cote trop abrupte en marche
arriere. Les passagers doivent parfois descendre de
l'automobi]e pour alleger la charge. En terrain de
trempe, l'etroitesse des pneus ne peut que favoriser
l'enlisement. D'autre part, la traction aniere n'est
pas la plus appropriee en terrain accidente.

La modernisation du reseau routier depasse tou
tefois les moyens financiers des petites municipalites
rurales, d' ou l'intervention des gouvernements supe
rieurs. Le 4 novembre 1929, alors que se font ressen tir
les premiers soubresauts de la crise economique, les
conseillers municipaux adoptent Ie reglement suivant
relatif au grave]age de ]a route de I' eglise :

Propose par M. Joseph Belanger, seconde par M. Theo
phile Jolin, qu'un reglement pour graveler la route du
3< rang de I'eglise soit passe comme suit:

r Qu'il soit compris sur cette route les lots numhos 29
30 du 4< rang et 29-30-3 J-32-33 du 3' rang et partie de
lot avec meubles et immeubles, Ie tout tel que porte au

role d'evaluation actuellement en force en la municipa
lite Saint-Nazaire Dorchester et que Ie tout soit compos
pour payer la constmction de la dite route.

t Que Ie conseil s'engage i emprunter I'argent neces
saire pour ces travaux .i usqu 'it rembourscrnent des
gouvemements.

J Que ces tra vaux soient faits sur les plans de l'ingenieur
civil.

4' Que taus les interesses a la dite route soient les pre
miers pour executer les travaux autanl que possible.

S Aprcs avoir reyu I'argent dll gouvemement et I'avoir
deduit de la dile route, que la balance qui restera due
soil payable par les interesses a la dite route, et cela
dans un delai de cinq ans M

Pour la premiere fois dans nos archives munici
pales, it est question d'un ingenieur civil, ce qui
constitue une indication supplementaire de l'inter\'en
tion de I'Etat dans Ie domaine nevralgique du transport
routier. Une autre resolution, adoptee Ie 2 juillet pre
cedent, nous indique que l' entretien du reseau routier
commence afaire I'objet de negociations avec Ie mi
nistere concerne :

Propose par M. Joseph Belanger pere, seconde par
M. Arthur Lachance, que Ie projel de la dite route Na
lionale est accepte en suivant Ie chemin d'hiver jusqu'au
nO 36 et de suivre cette route pour aller rejoindre Ie che
min de front du 6< rang et cela aussi loin que possible
dans la municipal ite de Saint-Nazaire66

.

Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec
1'accroissement de la circulation automobile, nous com
menc;:ons apercevoir chez les elus municipaux une
preoccupation qui depasse les Iimites restreintes du
petit village en matiere d'amelioration du reseau rou
tier.

Le 12 novembre 1945, oous pouvons lire au proces-
verbal de cette seance:

Propose par M. Leo Belanger et seconde par M. Anto
nio Fillion que la resolution du maire de Levis
concernant Ie pont entre Quebec et Levis soil appuyee
et lransmise anos deputes provincial et federal 67.

Vne autre resolution adoptee cinq ans plus tard, Ie
6 fevrier 1950, appuie la construction de la route Trans
canadienne sur la rive sud.

A]a fin des aonees 1950, Ie conseil municipal est
egalement appele adonner son appui au projet d'ame
Iioration de la route entre Saint-Henri et Levis. Panni
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Clermonl Pelchat,
maire de Sainl-Nazaire de J94/a /951

les nombreux considerants enumeres dans Ie texte de
la resolution adoptee Ie 4 mai 1959 figure un passage
qui nous apprend que la refection de cette route etait
attendue par les usagers de la rive sud depuis la fin de
la guerre.

Si Ie gravelage des routes constitue un net pro
gres par rapport aux anciens traces de terre battue,
l'asphaltage confirme la suprematie definitive de

Pendant des decenl1ies, Ie pietre eta! de notre reseau
routier allait metlre la mecanique des belles
d 'aulre/ois arude epreuve. Ci-dessus, /a Chevrolet
1934 que Joseph Drapeau avail acquise de son beau
jd:re Emile Roy.

114

1'automobile. Par ailleurs, en milieu rural, pour un gou
vernement au pouvoir, les nombreuses ameliorations
apportees au reseau routier quebecois seront pendant
longtemps associees ai' idee de progres et de moder
nisation.

La premiere indication traduisant l'intention du
conseil municipal de voir moderniser Ie tronyon de
route qui relie Saint-Nazaire aSaint-Malachie date du
4 aOllt 1947 :

ProposE: par M. Emile Marceau et seconde par M. Noel
Roy qu'une demande soil faite aM. J. D. Begin, de
mandant de relier Ie bout de chemin de la route Nationale
Saint-Malachie aux ralites de Saint-Nazaire, ce qui se
rait de la plus grande importance pour les citoyens de
Saint-Nazaire68

.

II faut toutefois attendre au Ie< mars 1954 avant
que Ie conseil municipal revienne ala charge dans une
resolution dont Ie libelle s' apparente acelie adoptee
six ans plw; tot:

Propos{; par M. Edmond Fillion et seconde par M. ~rard
Bolduc demandant anotre depute M. Jos D. Begin Ie
montant requis aJ' elargissement de nos routes munici
pales depuis Saint-Malachie de Ja continuant au village
de Saint-Nazaire69.

Un an plus lard, Ie 7 fevrier 1955, Ie conseiJ muni-
cipal s'adresse de nouveau au depute Begin:

Propo~:e par M. Gerard Bolduc et secondc par
M. Leopold Lachance qu'une demande soit faite a
M.1. D. Begin, ministre, demandant I'amelioration du
chemin, sortie entre Saint-Nazaire et Sa int-Malachie 70.

Les di:marches entreprises au cours des annees
1950 pour moderniser notre reseau routier sont Ie de
bu t d 'un long processus qui va s' etendre sur des
decennies et accaparer les energies de nombreux con
seils municipaux. Et pour etre pleinement efficaces,
ces ameliorations doivent souvent s'appuyer sur une
concertatioo intermunicipale. C'est pourquoi, Ie 5 avril
1971, une resolution va dans Ie sens suivant :

Propose par M. Albert Tanguay, appuye par M. Roger
Beaudoin, qu'une lettre soit adressee au ministere de
la Voirie afin de demander de bien vouloir recoJloaitre
les rangs Saint-Joseph et Saint-Thomas Nord si(ues en
la parolsse Notre-Dame-Auxiliatrice-de-BuckJand, route
qui communique avec Ie cornte de Dorchester, voie la
plus directe inter comte, ce qui pennettrait au centre du
cornte de Bellechasse de communiquer avec les com
les de Dorchester et de Montmagny'l.
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TOUl commc pour I' 11:<::11 bl~ du r HI rOlltier Lie la munl 1-
p:llile, I'ameliorali on ( mes ell! vii cae II. lillie lin long
·pr ileS [J' qui s'cst etclldu sur des lie l;;nnics, A. I'or' 'ne,
no!re villa nc cOllJptait que deux rucs, la rue Principalc et
('aelll I' bOlilevard Emile-Lachance. Au debut des lInncc~

1 50 'cslOjoutc la me Louis-Tangll y. Unc diZllino d'lIn
n6c~ r]us tanl, a ru.enselmc-Jolin :ICl:ilCiU]atl ses premie
allLOI11 ili~te·.

I.e - aout I 77, I conseij municipal du temps doptait une
Ii 'olutlOn qui avail pour objecll!" d apport f une arncliora
til itnifwnJ'v flU bOlilevurJ EmIl L,lchanee a III rue
Prmd ' e, D lommenl dan, I'':;couh:menl dcs caux pluvia
Ics:

It est pI' pose par Het1hc Pcll.:hat. appuye par Albert
Drsp au et resolu :

r ue des trnvaux d' eXOll filion ct d'eIargissemenl
i ~ ex t:ul '.. I'inter ti· n ue I' rue Princi
1 tUll boo •Enule-..Lachn '. tin d am'liorer

la 'ircuJ lion :JUtom~lhil In 'curite es pl~lons

t I\:ntrulien 'hive,,:

1 lIe das tIlyaux d bl;tOIl arme 'oie t poses Ie
long du boul. Emil -Lachance (cote sud) et sur
une pillrtie de la m Principal (cote est) ave

ilk J place'n plac' ur pennettre I'eva-
ion des a de. U

\ih:mcnll' ~ I d'lIl1 Iroll· Urlc
boulevard EIJljlc-LacllllD ,mu]!l" tl phase dLl roj t ne II

pas eOl1crCtiscc. nclait I" vu qll res depen, es nc ~Jnl

par Ies multiples 0 ~rations ne depaSSCt'llient (las 0 000 .
Lc libeHe ~ la r'wlulion slipulail lin lernclll c les nlllte·
rinux rl ':>Jlires de il:lllen aulant que possible CI ehel.es
~hns III !gion.

L'amelioration de la route 216 est egalement d 'un
grand interet pour notre municipalite et, Ie 6 janvier
1975, une resolu tion est adoptee par les consei !leI's
presents, qui demandent au ministere des Transports
« [a refection, Ie terrassement et Ie gravelage de toute
la route reliant la paroisse de Saint-Nazaire aux pa
roisses de Buckland et Saint-Damien dans les plus
brefs delais »72.

Panni les considerants dont iJ est fait mention dans
la lettre adressee au ministre des Transports, Raymond
Mailloux, figure Ie danger potentiel que represente la
cote des Erables. Le 6 octobre 1975, [e conseil munici
pal reitere sa demande. Un mois plus tard, Ie 3 novembre
1975, les consei lIers adoptent une resolution deman
dant aux municipalites de Saint-Damien et de Buckland
de I'appuyer dans ses demarches.
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LE TRANSPORT SCOLAIRE

ET LE RESEAU ROUTIER

II est indeniable que Ie transport scolaire a gran
dement contribue a I'amelioration de notre reseau
routier municipal. Ce fut d'ailleurs un argument de
taille pour faire des representations aupres du minis
tere de la Voirie. A cet effet, voici comment etait
fOIU1ulee la proposition du 4 septernbre 1973 :

Propose par M. Albert Drapeau, seconde par M. Roland
Bechard, que sur pression des contribuables de la pa
roisse Saint-Nazaire cl des usagers de la route situee
entre les rangs J et 4 de la dite paroisse, les membres
du conseil municipal de Saint-Nazaire demandentavec
instance all ministere de 1a Voirie qu 'une reparation
d'e]argissement soil faite dans Ie plus bref delai sur



cette route principalement a la cote situee entre les
rangs 3 et 4, vis avis les lots 36b e136a, rang 4 et 36d et
36c, rang 3 Saint-Nazaire. Cette reparation est urgente

vu que cette cote est tres etroite el qu'elle represente
un danger constant pour taus les usagers et principa

lemenl pour les autobus scolaires qui sont obliges d'y
passer six fois par jourB .

Du CHEVAL ALA MOTORISATION

La lecture des proces-verbaux de I'epoque nous
rappelle l' importance de la traction hippomobile comme
moyen de deplacement en ce debut de siecle. La re
lati ve lenteur du cheval aHait se retleter sur I'ensemble
des activites de nos ancetres et meme influencer leur
processus de decision pendant des decennies. II se
rait, par exemple, impensable de nos jours de statuer 11
la demiere minute, avec l'arrivee des premieres nei
ges, sur Ie contrat d'entretien d.es chemins d 'hiver pour
les mois avenir.

Le premier conseil municipal n'avait delibere qu'au
lendemain de Noel 1906 pour « regler Ie mode d'en
tretien d'hiver et d'ete du chemin qui [composait] Ie
village de Saint-Nazaire »74. Mais c'etait peut-etre
un peu tard, consequence de I' inexperience du jeune
conseil municipaL Ce soir-Ia, il avait egalement ete
resolu que la charge de l'entretien des mes du village
releverait de chaque proprietaire, ce qui etait pratique
courante.

Par ail leurs, la topographie des rangs pouvait creer
des injustices flagrantes. Le proprietaire d'une ferme
en terrain plat et venteux se voyait nettement defavo
rise. La portion de route qui constitue la sortie est du
village jusqu 'au pied de la cote des Erables etait parti
culierement redoutee ; en hiver on la delaissait pour
empmnter un trace mieux protege par la foret et moins
abmpt. Dne autre portion de route difficile 11 entrete
nir etait evidemment Ie 3e Rang Sud.

L'entretien des chemins, particulierement en hi
ver, requerait un suivi quasi quotidien, comme c' est
d'ailleurs toujours Ie cas de nos jours. Cependant,les
proprietaires s'entendaient parfois entre eux pour se
partager les joumees de sortie de leur cheval, ce qui
amenait une economie de temps. A Saint-Nazaire, les
chemins etaient entretenus avec une petitegratte de bois.
Dans certaines municipahtes, la technique etait differente
et la neige etait damee au moyen d'un rouleau.
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Avec les premiers beaux jours du printemps, les
proprietaires s'entendaient pour se Iiberer definitive
ment des dlemieres congeres qui tardaient a fondre.
La mecani~:ationetant devenue plus usuelle, ils se co
tisaient pour defrayer le cout de la location d 'un
bulldozer. Le tracteur achenilles avait tot fait de les
sortir d 'un long isolement qui devenait de plus en plus
anachronique et intolerable au fur et a mesure que Ie
cheval cedait Ie pas aI'automobile.

Les jeunesses des annees 1950, impatientes de
sortir leur 3.utomobile, decidaient parfois aussi de por
ter assistance 11 Dame Nature. Robert Marceau
racontait qu'un printemps, lesjeunes hommes du vil
lage avaient spontanement organise une corvee de
pelletage pour s'offrir une balade depuis longtemps
attendue.

Arthur Lachance,
maire de Sainl-Nazaire de 195J a J960

ENTRETIEN RECULIER DES CHEMINS D'mVER

L'application de la resolution adoptee Ie 6 juin 1955
devait marquer un toumant decisif dans 1'entretien des
chemins d I hiver :

Propo~;e par M. Leopold Lachance et seconde par
M. Gerard Bolduc qu'un avis soil. donne aux contri

buables demandant I'entretien en hiver passable en
automobile apartir de Saint-Malachie, c'esl-a-dire la
route 2, partie chemin de front 3< rang entre route 2 et 3
et Ie village de Saint-Nazaire a partir de la route 3 jus
qu'au n° 34, et de )a route 3 partie de route 4C rang
jusqu' au bout de I'asphalte. Ainsi que la nouvelle me
des Pignons 75.



Dans Ie projet de reglement, les rangs n'etaient
pas compris. De fait, les residants des rangs durent
patienter encore quelques annees avant de se voir
accorder les memes services que les gens du village.
Ce progres relatif n 'allait d' ailleurs pas sans inconve
nients pour les cultivateurs concemes, car les tra'ineaux
d'hiver n'etaient evidemment pas adaptes aux nou
velles conditions qui allaient desonnais prevaloir sur
une large partie de notre reseau routier.

La seance speciale tenue Ie 23 aout 1955 pour
infonner les contribuables nous apprend les modalites
de financement de l'entretien des chemins en hiver. II
etait notamment prevu que l'entretien ne devait pas
couter plus de 400 $ du mille. L'entretien du village
etait estime a125 $. Par ai Ileurs, comme de nos jours,
une subvention gouvemementale completait Ie finan
cement de ['entretien, mais Ie reglement n'etait valide
que pour la premiere annee.

Pour etre effectif, I' entretien de la route qui allait
pennettre aux automobilistes d'etre relies en hiver a
l'ensemble du reseau routier quebecois, via Ie reseau
de Saint-Malachie, requerait la collaboration de cette
municipalite. Le 6 septembre ]955, une resolution etait
adressee en ce sens aux dirigeants de la paroisse mere.
L'assentiment des contribuables de la municipalite
voisine n'etait pas assure et c'etait peut-etre pour
mettre toutes les chances de leur cote que les con
seillers adopterent une resolution prevoyant que Ie
reglement municipal qui venait d'etre entl~rine serait
revise et modifie si necessaire.

Toutefois, rien dans les archives n' indique que notre
municipalite fut effectivement ouverte a]a circulation
automobile au COllfS de I' hiver suivant. Le Ier novem
bre 1955, la criee a la sortie de I'eglise adjugeait
I'entretien des rues du vilJage aRomeo Fillion pour un
montant de 100 $. Le printemps 1956 semble avoir
ete hatif, puisqu 'une resolution adoptee Ie 3 avril man
datait Emile Pelchat de visiter un embacle sur Ie
ruisseau a l'Eau Chaude, a la hauteur du pont du
6< Rang, et de Ie degager.

Quelques mois plus tard, Ie 7 novembre 1956, lors
d'une seance reguliere, Ie conseil municipal adoptait
fmalement une resolution qui avait pour but d'accep
ter la soumission de Georges Chouinard, de Sainte-Claire,
pour I'entretien des chemins d'ruver de la prochaine sai
son. La soumission du contractant etait de I 100 $ et il
etait prevu que la somme serait payable en deux verse
ments.

fl7

Cette premiere annee d'entretien des routes d'hi
ver ne semble pas avoir donne lieu ades difficultes
particulieres, du moins d' apres les archives publiques.
Un an plus tard, Ie II novembre 1957, les conseillers
etaient appeles a prendre les decisions relatives au
prochain hiver :

Cette assemblee a ete convoquee dans Ie but de deti
berer sur I'entretien du chemin d'hiver carrossable pour
Ie village et de la se continuant jusqu'<1 la ligne Saint
MaJachie conune I'an dernier76

•

La soumission pn~sentee par Aime Begin, au mon
tant de 950 $, etait plus basse que celie de l'annee
preceden teo

Le 3 fevrier 1958, Ie conseil municipal adoptait une
resolution qui indiquait que la municipalite songeait it
entretenir la route conduisant aSaint-Damien en hi
ver. Au cours de la meme seance, les elus municipaux
adoptaient une resolution qui avait pour but de faciliter
I'entretien des rues la nuit « afin de laisser la voie libre
aux machines affectees al'entretien sous peine [pour
les gens concemes] d'etre remorques aleurs frais ou
d'endurer les dommages reyUS par ces machines »7'.

Certains hivers quebecois sont plus penibles que
d'autres et il semble que Ie contractant de Lac
Etchemin ait eprouve de la difficulte a rencontrer les
exigences de son contrat. Le conseil municipal ne
devait regler les dernieres factures que Ie 2 juin sui
vant. En outre, les travaux de deblaiement de 1a neige
furent confies a differents petits contractants, dont
Magella Beaudoin, qui possedait deja un bulldozer pour
ses chan tiers. Le proces-verbal redige acette occa
sion prevoyait que ces couts additionnels seraient
deduits de la facture due aI' entrepreneur.

L'hiver suivant, Georges Chouinard, qui avait ete
notre premier contractant, soumissionnait de nouveau
pour un montant un peu plus eleve que celui de la pre
miere annee, soit 1 178 $. Son contrat prevoyait
egalement l'ouverture d'une partie du 3< Rang,jusque
chez Claudias Bruneau, pour un montant de 350 $.

Une resolution adoptee quelques mois plus tard
nous indique que Ie soumissionnaire de Sainte-Claire
eprouva egalement de la difficulte a respecter ses
engagements :

Propose par M. Arthur Morin et seconde par M. Nar
cisse Roy que M. Georges Chouinard soit averti de se
rendre a 1a prochaine assemblee generale de ce consei I



municipal pour disctlter des paiements de l'entretien
des chemins d'hiver et cela par kttre enregistree78

•

Le meme proces-verbal nous apprend qu 'au cours
du meme hiver, la municipalite versa un montant de
15 $ a Magella Beaudoin pour « ouverture, rang 3
chemin Chouinard »79. Les tennes utilises ici par Ie
secretaire Emile Lachance confinnent que la portion
de route que Ie contractant forestier eut a degager
cette annee-la, a la fin de l'hiver, etait du ressort du

.. .
SOtllnISSlOnnalre.

Au cours de la seance sUlvante, tenue Ie let juin
1959, Ie litige n' etait pas regie et la municipalite se vit
contrainte de faire appel a un avocat. Cependant, la
meme resolution tendait a confinner que Ie probleme
provenait en partie d'une absence de moyens finan
ciers suffisants :

Propose par les conseillers municipaux et resolu qu 'une
information soit prise aupres d'un avocat pour savoir
si la municipalik peut retenir une partie du salaire de
I'entrepreneur M. Chouinard pour contra! non respecte
entierement el que Ie maire et Ie secretaire-tresorier
soient autorises aprendre les informations necessai
res. Qu 'une demande soit faite all ministere de la Voirie
afin d'obtenir des octrois de chemins d'hiver can·ossa
bles a I'automobile plus eleves pour compenser
I'augmentation du prix des entrepreneurs80 .

Le montant total qui faisait !'objet du differend
apparaH de nos jours derisoire :

Propose par les conseillers municipaux et resolu a]'una
nimite que la corporation municipale paye aM. Georges
Chouinard la balance due de son contrat d'entretien
des chemins d'hiver aJ'exception des factures payees
par la corporation aM. Leo Belanger: 9 S - et a
M. Magella Beaudoin: 15 S'I.

Les honoraires des avoeats de la fin des an
nees 1950 semblent egalement modestes, mais lis
grugeaient la moitie du montant en litige.

Au cours des annees 1960, 1970 et 1980, les dif
ferents entrepreneurs furent successivement Albert
Tawell, Gerard Marceau, Leopold Lachance, Claude
Marceau et Les Excavations Lafontaine.

Le 19 avril 1988 marqua un toumant dans la ges
tion de J'entretien des chemins d'hiver de notre
municipalite. Ce soir-Ia, Ie conseil municipal proceda
aI'adoption du reglement 80-88 qui prevoyait I'acqui
sition d'un garage municipal et l'achat de l'equipement
necessaire a l'entretien des chemins d'hiver. Le re-

II

CO/1seil municipal en 1975
Ire rangee, de gauche a droite: BerlJ"and Fillion.
Guy Fillio/1 et Albert Tanguay,. 2" rangee : Bernard
Labrie, Philippe Pelchat, Claude Lachance, maire,
et Afbert Drapeau

glement pn§voyait un emprunt de 310 000 $ pour [1

nancer Ie cout du projet.

La decision des elus municipaux de prendre en
charge Ie secteur nevralgique de l'entretien des che
mins d'hivc:r s'expliquait par la desaffection du secteur
prive et Ie manque de competitivite qui en resultait. A

Le J9 avril 1988 marqua lin {Oumanl dans la geslion
de I 'entre/ien des chemins d 'hiver de notre municipali/e.
Ce soir-fiJ. Ie conseil municipal proceda iJ f 'adoption
du regfement 80-88, qui prevoyait ['acquisition d 'un
garage municipal el f 'achat de 1'equipemenlnecessaire
if 1'en/reI/en des chemins d 'hiver.



Le garage municipal cons/ruff en /988

titre d'exemple, Ie 5 avril precedent, Ie seul soumis
sionnaire avait ete Les Excavations Lafontaine.

L'inflation galopante des annees 1970 et 1980 se
repercutait annuellement sur les soumissions que pre
sentaient les entrepreneurs. Au cours de I'hiver
1970-1971, Ie cout du mille etait de 625 $. Moins de
vingt ans plus lard, au cours de !'hiver 1987-1988, il en
coutait 3 945 $ du mille pour entretenir les chemins
d'hiverdans notre municipalite.

Le 10 mai 1988, Ie conseil municipal acceptait,
dans un premier temps, la soumission de Debo Cons
truction inc. pour la construction d'un garage municipal
d'une superficie de 45 pieds sur 75 pieds. Le meme
soir, les membres du consed prenaient connaissance
des differentes soumissions presentees pour l'achat
de I'equipement requis au deneigement des routes mu
nicipales. Les travaux allaient rondement et, Ie
16 octobre 1988, lors d 'une j ournee porte ouverte, la
population de Saint-Nazaire etait invitee avisiter Ie
nouveau garage municipal.

MUNIClPALlTE

Les differents employes

Depuis que la municipalite a pris en charge l'en
tretien des chemins d' hiver, les differents employes,
au fil des annees, ont ete Real Fi Ilion, Paul Fillion, Jean
Guy Fillion, Sebastien Fillion, Sylvain Vallieres, Jocelyn
Turgeon, Marcel Roy, Eric Fillion et Yves Leclerc.

/( (~J~ ,4 .•"M",; , ••.
-----------

119



Sur cetfe photo d 'archives de la[amille Arthur Morin,
prise en mars J960, !'entrelien des chemins pour la
circulation automobile n 'avail pas encore affeinl
Ie 4e Rang Sud,

sur les proprietaires de lots concernes, etait devenu
desuet. Les nouveaux besoins en matiere de trans
port exigeaient, entre autres choses, une repartition
plus equitable des couts et une mise en commun des
ressources financieres pour moderniser 1a gestion de
l'entretien des chemins d'ete comme ceux d'hiver.

Le processus de munieipalisation de notre reseau
routier fut enclenche Ie 20 oetobre 196110rsqu'i! fut

Conseil municipal, amlt J986, Fe rangee : Gerard
Marceau, Ghyslaine COlli-Belanger el Bertrand
Fillion; 2' rangee : Bernard Labrie, Roland Bechard,
Claude Lachance, maire, Leopold Bruneau et Jac
ques Bruneau, secretaire municipal

Leo Belangel;
maire de Sainl-Nazaire de J960 a J965

propose par Ie conseiller Robert Brochu, appuye par
Ie eonseiller Athanase Morin, « qu'un avis public soit
donne aux contribuables aux fins de eonvoquer une
assemblee publique de tous les proprietaires de biens
fonds Ie 26 oetobre proehain a8 heures a. m. ala salle
qui sera mentionnee sur ['avis » 82,

Comme il arrive frequemment lorsque des rHor
mes radieales sont enjeu, la municipalisation de notre
reseau routier rencontra des resistances et fut l'objet
d'echangeE. parfois aerimonieux. L'assemblee d'in
formation ~;e tint ala salle paroissiale Louis-Tanguay.

Salle paroissiale Louis-Tanguay,
vers J963



La division qui regnait ala table du conseil, trois
conseilJers pour, trois conseillers contre, refletait bien
Ie climat general qui prevalait ce jour-la, et Ie maire
Leo Belanger trancha finalement en faveur du projet.
Quelques jours plus tard, Ie 6 novembre 1961, Ie re
glement numero 32 enterinait la decision controversee,
mais essentiel Ie aI' entretien de notre reseau routier,
prise quelques jours plus tot.

LES JNSPECTEURS DE VOJRJE

L'entretien du reseau routier de la paroisse, qui
relevait de chaque proprietaire de lot, exigeait la bonne
volonte de tous, mais ce n'etait pas suffisant. Pour
assurer un minimum d'organisation et de discipline dans
la regie quotidienne des chemins de rang, Ie code mu
nicipal prevoya it qu 'une municipalite pouvait appliquer
des amendes aux cultivateurs negligents ou recalcitrants.
L'inspecteur de voirie etait charge de faire appliquer
laloi.

Le citoyen qui acceptait un mandat devait Ie faire
en connaissance des droits et des obligations que sa
charge requerai t. C'est ains i que dans Ie proces-ver
bal de la seance tenue Ie 17 juin 1907, nous pouvons
lire ce qui suit:

Que Ie secretaire-tn':sorier soit autorise it notifier les
inspecleurs de voirie de faire reparer les chemins de
chacun dans leur telTitoire dans les plus brefs delais

possible au chaque inspecleur sera responsable des
dommages causes sur leur territoire 83

On Ie conc;oit aisement, la tache de ['inspecteur
de voirie etait ingrate, mais elle etait indispensable.
Aussi, des Ie 14 mai 1906, Ie conseil municipal avait
procede a la nomination de quatre officiers munici
paux : Georges Belanger, Joseph Bilodeau, Anselme
Bolduc et Theophile Corriveau.

Toute legislation, pour ne pas demeurer sterile, doit
pouvoir s'appuyer sur des mesures coercitives, c'est
a-dire prevoir des amendes qui, Ie cas ecMant, seront
imposees aux recalcitrants. L'officier charge de faire
respecter la loi doit se sentir supporte dans ses deci
sions. C'est sans doute ainsi qu'il faut interpreter une
resolution qui rappelait a Theophile Corriveau, le
14 janvier 1907, qu'il pouvait imposer une amende de
2 $ dans l'exercice de ses fonctions. « Cette amende
sera recouvrable par M. l'inspecteur ou par toute autre

I I

partie interessee d'apres un rapport au conseil juge
convenable )}84.

Deux semaines plus tard, Ie 28 janvier 1907, au
cours d'une seance speclale, les conseillers munici
paux etaient appeh~s a se prononcer sur Ie fond du
litige, qui avait ete evoque avec beaucoup de prudence
lors de la reunion precedente. Un residant du 3< Rang
s' etait plain t du mauvais etat de la portion de route de
Charles Tremblay et avait reclame une amende aupres
de I' inspecteur de voirie.

L'affaire devait finalement aboutir au conseil et
ce matin-In (on siegeait a cette epoque en matinee),
les elus reporterent leur decision. Toutefois, Ie conseil
municipal ne devait plus revenir sur ce sujet qui sem
ble s'etre resolu de lui-meme.

En cette epoque de colonisation, ou tout etait a
faire, les recriminations des usagers du reseau routier
revenaient periodiquement. Le 27 julllet 1910, Ie con
seil municipal mandatait Ie nouveau maire Alfred Audet
« d'aller prendre arrangement avec M. Leon Corriveau
au sujet de la poursuite d'amende adressee a notre
municipalite pour negligence d' entretien des chemins
d'ete »85.

Cette plainte devait faire I' objet de trois resolu
tions successives lors de cette seance. La deuxieme
resolution autorisait Ie secretaire-tresorier a payer
['amende apres que l'entente aurait ete signee.

La troisieme resolution etait assez ambigue. Elle
etait redigee comme si Leon Corriveau avait deja re
fuse les termes de l'entente avant que la seance soit
levee. On peut presumer que les conseillers munici
paux avaient prevu que Ie cultivateur du se Rang
refuserait Ie montant convenu pour Ie dedornmager
Cette troisieme resolution mandatait Armand Lachance
«d'alJer arreter toute poursuite a Saint-Joseph-de
Beauce, ayant en main la convention de M. Leon
Corriveau lors de son accord avec nous et que la somme
de quatre piastres lu i soit allouee pour ce voyage »86.

Le montant accorde au secretaire-tn~sorier pour
ses this de voyage est interessant et vaut ici d'etre
commente. On cons tate d' abord un certain partage
des taches entre les epoux. II aurait ete impensable
qu 'UJ1e femme entreprenne un aussi long voyage seule
et, de toute fac;on, la loi de ['epoque ne I'autorisait pas,
comme nous I' avons vu precedemment, aremplir une
charge offtcielle.



Quatre piastres, c'etait un montant qui correspon
dait a plus de trois jours de salaire. Le dedommagement
assez appreciable s' expliquait par Ie fait que Ie trajet
requerait all minimum deux joms de route avec les
frais inherents, repas et hebergement pour la nuit. II
fallait aussi considerer la perte de temps que Ie secre
taire-tresorier encourait en de telles occasions.

Comme il arrive souvent dans ce genre de litige,
Ie contlit qui opposait Leon Corriveau et Ie conseil
municipal de I'epoque ne semble pas avoir eu de suite.
On peut presumer que les deux parties finirent par
s'entendre dans Ie meilleur interet de I'ensemble des
contribuables. Mais ce ne flit pas toujours Ie cas et
les exemples sont nombreux OU Ie maire et Ie secre
taire municipal eurent as' absenter a]' exterieur pour
des causes souvent futiles et steriles.

D'autre part, pour remplir sa charge efficacement,
l'inspecteur municipal devait pouvoir compter sur l'ap
pui inconditionnel de son conseil municipal. C'est sans
doute dans cet esprit qu' il etait propose Ie 9 mai 1911
par Ie conseiller Jean Labrecque, appuye par Nazaire
Jolin, que « les inspecteurs de voirie soient soutints [sic]
par Ie quorum du conseil pour faire fa ire les ITavaux vou
Ius aux proprietaires pour I'entretien des chemins >F

UN PONT SUR LE RUISSEAIU AL'E.J\U CHAUDE

Pendant des decennies, Ie principal champ d' in
tervention de nos ediles municipaux fut l'entretien du
reseau routier. De nos jours encore, tout ce qui a trait

Photographie prise aI'occasion de la naissance de
Christian Blais, peti(~flls d' Yvonne Beaudoin-Blais.
Yvonne se souvenait qu 'if I 'age de six au sept ans,
eUe avail traverse Ie ruisseau aI 'Eau Chaude sur
un pont defortuneforme de deux (roncs d'arbre.

ala voirie et aI'entretien des chemins d'hiver est si
important que cette realite representait 45 % du bud
get municipal en 1999.

II y a un siecle, I'entretien des chemins de rang
etait un sujet qui revenait pratiquement a toutes les
seances du consei!. Les deliberations prenaient
d'autant plus d'importance que tout etait afaire. Ainsi,
Ie 5 novembre 1906, Ies conseillers avaient ete appe
les aetudier la pertinence de la construction d 'un pont
reliant les residants du rang de la montagne au reste
de la paroisse.

On devine aisement I'isolement de ces families,
surtout en periode de crue printaniere. Yvonne
Beaudoin, mere de Rene Blais, qui avait six ou sept
ans al'epoque, se souvenait d'avoir traverse la riviere
sur un ponl. de fortune forme de deux troncs d 'arbre qui
avaient ete places au-dessus de la riviere. Pour les con
tribuables concemes, c'etait une situation intolerable.

La municipalite de Saint-Nazaire devait prouver
aux families de la montagne qu'elle avait plus aoffrir
que celie de Saint-Leon-de-Standon. II en allait de la
credibilite du nouveau consei!. Aussi, les conseillers
de l'epoque ne semblent pas avoir lesine sur Ie bien
fonde de la requete de ces gens. Des Ie 5 novembre
1906, il etait propose par Louis Tanguay fils, appuye
par Anselme Lacroix, «qu'il serait d'une necessite
absolue qu'un pont [so it] construit sur Ie ruisseau it
l'Eau Chaude )}88.

Est-ce parce qu'il se faisait tard? Est-ce parce
qu'on avait besoin de plus de retlexion? Toujours
est-il que ,cette seance fut ajoumee et on convint de
reporter la decision. Un mois plus tard, Ie 6 decembre
1906, a lars que Ie conseil se reunissait de nouveau, Ie
premier point aI'ordre du jour etai t celui du futur pont,
ce qui demontre I' importance qu'on y accordait.

Le lendemain ou au cours des jours suivants, ala
lueur vaci Ilante d 'une lampe akerosene, Ie premier
secretaire-tresorier de notre municipalite redigeait Ie
texte suivant :

II est ordonne et statue par reglement du conseiJ
conune suit:

Propo~:e par M. Ie conseiller Louis Tanguay, seconde
pur monsieur Ie conseiller Anselme Lacroix, gu'un pont
soit construit Sur le ruisseau a l'Eau Chaude dans Ie
4e rang, et que ces travaux soient faits en commun, c'est
a.-dire qu 'un homme soit nomme pour construire ce pont

I~



et conduire I'ouvrage et [que] tous ccuse [sic] dans la
municipaJite qui voudront gagner leur paiement soient
acceptes P0llrVU que ces hommes soient capables de
gagner leur argent 89.

DEUX PIEDS DE COMPROMIS

La description des materiaux qui devaient entrer
dans la construction du nouveau pont est exhaustive
et couvre une page et plus du livre des proces-verbaux
de celte seance. Dans Ie devis de construction flgU
rent, entre autres materiaux, quatre lambourdes de
cinquante pieds. Parmi les conseillers municipaux sie
geait precisement Louis Tanguay fils, proprietaire de
moulin. Chez les Tanguay, qui allaient scier une ving
taine d'annees plus tard Ie bois qui entrerait dans fa
construction de notre eglise, Ie bois n' avait pas de se
cret. Est-ce parce que Louis fils informa les <lUtres
conseillers que des pieces de cinquante pieds, c' etait
plus rare? Toujours est-il que Felix Lachance nota
au proces-verbal: « Si toutefois M. Audet ne trouve
pas de lambourdes de 50 pieds, que [ceUes de] 48 pieds
soient acceptees90. »

En bon administrateur, Ie conseil municipal se pre
occupa d 'acheter un bois de construction de qualite
tout en s'assurant d'un prix concurrentiel. Aussi, it
fut adopte une resolution qui stipulait que Ie secretaire
municipal etait autorise «a entreprendre cette des
cription en bois au pIns et demier des encherisseurs et
que cela soit de maniere aetre convenable et accepte
de premiere classe et etre livre sur place ou devra
etre construit ce pont »91.

Ce n' est que Ie 22 juillet 1907 que Ie consei Imuni
cipal se pencha de nouveau sur Ie pont du 4< Rang.
Ce jour-Ja, on de!ibera notamment sur Ie salaire, qui
fut fixe a1,25 $ par jour pour une joumee de dix heu
res. La direction des travaux fut confiee a Octave
Pelchat. II fut egalement stipule que tous les proprie
taires residant dans la municipalite pourraient travailler
«pourvu qu'ils soient solvables »92.

Cette meme resolution nous apprend que Ie nou
veau pont avait fait l'objet d'une subvention du rninistere
de la Colonisation, sans plus de details. Par ailleurs,
toujours lors de la meme seance, peut-etre parce que
les travaux n' etaient pas compJetement subvention
nes, peut-etre aussi parce que les subsides n'allaient
entrer qu'apres la fin de la construction, Ie conseil

municipal adopta une resolution « autorisant M. Ie
maire d'emprunter de I'argent pour payer les sonunes
echues »91.

II est difficile d'etablir avec certitude quand les
gens de la montagne purent enfin franchir Ie ruisseau
a rEau Chaude sans se mouiller les pieds, mais six
mois plus tard, il ne semblait pas acheve. Le 13 jan
vier 1908, on peut lire que la municipalite s'entendit
avec Onesime Pelchat « pour la construction du pont
du 4" rang pour [a sonune de 50 centimes Ie cedre »94.

L'hiver de 1908 fut probab[emenl rigoureux, car
ce n'est que [e 9 mars suivant que Ie conseil municipal
se reunit de nouveau. Lors de cette seance et des
seances ulterieures, il ne fut plus mention du pont du
ruisseau a l'Eau Chaude et il y a tout lieu de penser
qu' apartir de cette epoque, les Beaudoin, les Goupil,
les Fournier, se sentirent moins isoles de leurs conci
toyens.

LE CONSEIL MUNICIPAL ET L' AUTOMOBILE

Le 9 octobre 1916, Ie conseil municipal etait ap
peJe adeliberer au sujet d'un dedommagement reclame
par Ie Dr Louis-Joseph Piuze de Saint-Malachie, qui
avait endommage son automobile en venant soigner
un malade. Le montant de la reclamation s'elevait a
5,28 $, ce qui lui fut promptement accorde, mais ce
n' etait pas toujours Ie cas.

Comme les medecins ne se depla<;aient que dans
les cas graves, peut-etre etait-il venu au chevet de
certains enfants malades. II faut dire que la mortalite
infantile avait ete particulierement importante au cours
du mois precedent avec trois petites victimes dont 1'age
variait de six mois a un an.

La resolution suivante autorisait Ie secreta ire
municipal aacheter sept exemplaires du Code munici
pal. Ce matin-Ia, avec I'acceleration des moyens de
transport et de communication, les membres du con
sei! municipal durent prendre conscience que
I'application de la loi devenait plus compliquee depuis
Ie toumant du siecJe. Meme les petites communautes
rurales commen<;aient a'livre au rythme de !'automo
bile. En attendant, I'hiver apportait un certain repit.
Lors de la meme seance, une resolution stipulait que
la largeur de [a gratle pour l'entretien des chemins
d'hiver etait fixee acinq pieds.
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Deux ans plus tard, Ie 3 juin 1918, Ie D Piuze pre
sentait une autre reclamation au conseil municipal, qui
lui fut egalement accordee. Cette fois, Ie montant de
la reclamation n'etait pas precise. Quoi qu'il en soit,
nous commenyons a percevoir qu'a cette epoque
l'automobile devenait d'usage plus courant, ce qui
n'etait pas sans occasionner une source de tracas sup
plt~mentaires pour la petite mU11lcipalite, d'autant plus que
les ressources financieres demeuraient tres modestes.

Si le Dr Piuze n'avait pas de difficulte it se faire
rembourser les frais occasionnes par la mediocrite de
notre reseau routier, de simples citoyens etaient moins
chanceux comme en fait foi I'amusante resolution
adoptee Ie 18 juin 1917 :

Propose par M. Ie conseiller Joseph Belanger, seconde
par M. Ie conseiller Arthur Jolin, que l'amende imposee
par L. Drouin soit payee moyennant les conditions
suivantes :

1° Envoi du demil du radou [sic] fait ala boutique de
forge, Ie nom de celui qui a repare cette voirure,
ayant soin de faire assennenter ce compte devant
Ie maire ou Ie juge de paix.

2° Un autre sennent de sa part designant serieuse
ment que c'est bien dans la route du 6" rang, par
un arbre, que cette voilLlfe a ete brisee et non pas
ail/eurs ; la chose dant consideree bien cUI;euse
de voir que ce monsieur pouvait apres une telle
malchance passer sur notre terrain du village avec
une charge95

.

Un an plus tard, Ie 5 ao11t] 9] 8, Ie conseil munici
pal etait appeJe ase prononcer sur une reclamation
demandee par un certain W. Nadeau, probablement
Wilfrid Nadeau de Saint-Leon-de-Standon. Le com
men;ant vit sa plainte rejetee « vu que Ie chemin etait
en bon ordre »%.

Le reclamant revint a la charge, puisque quelques
semaines plus tard, Ie 21 aoGt 1918, Ie conseil munici
pal rejetait de nouveau sa reclamation.

LE CONSEIL MUNICIPAL

ET LES PREMIERS CAMIONS

Nous trouvons dans les archives municipales du
4 septembre 1934 la premiere mention indiquant que
Ie camion a corumence a concurrencer Ie cheval et Ie
breuf dans la construction Oll la reparation du reseau
routier.

Ce jou.r-Ia, il est propose par Ie conseiller Arthur
Lachance, appuye par le conseiller Narcisse Roy:

[ ... Jqu'avec Ie consentement des interesses au chemin
de front du 3e rang, Ie charroyage du gravier se fera par
M. AJyre Marceau avec son truck au prix de 60 ¢ la
verge et cela ases frais. La corporation fera repan
dage et paiera Ie coGt du gravier 97.

Cependant, lors de Ia seance suivante, qui eut lieu
Ie 17 septembre 1934, nous pouvons Iire que « les in
!tresses se reservent Ie droit d'employer leurs breufs
autant que possible »98.

Un an plus tard, une premiere indication revele
que Ie con8eil municipal commenyait aprendre cons
cience que Ie camion trop lourdement charge pouvait
endommager un reseau routier deja fragile:

Propose par M. Arthur Lachance que les Jjmites pour
les charges de cam ion soient de trois cordes de bois de
papier ou trois cordes de bois franc de 24 pOlices au
six cordes de 12 pouces et que des affiches soient pJa
cees aeet effet et cela pour tout chemin de terre99.

Le conseil municipal se sentait d'autant plus con
cerne par Ie probleme que les inevitables reclamations
finissaient souvent par aboutir a la table des delibe
rations. Le 7 novembre 1938, alors que les pluies
d'automne avaient accentue 1a fragilisation du reseau
routier local, il fut propose par Ie conseiller Amedee
Bourget, appuye par Ie conseiller Edmond Marceau,
«que Ia demande de M. Wilfrid Vezina pour reclama
tion de 8 $ pour avoir brise son truck auto dans la
route du 6< rang soit rejetee »100.

LE CONS ElL MUNICIPAL

ET LE SERV1CE DE TAXI

Vers la fin des annees 1930, avec I'amelioration
du reseau routier, la popularite grandissante du trans
port automobile amena un de nos residants, Wilfrid
Larochelk, aexploiter son propre service de taxi. Au
cours des annees suivantes, les mesures qu'adopta
notre con~:eil municipal en regard de ce nouveau ser
vice furent plutot protectionnistes.

Acette epoque, la notion de contlit d'interets etant
beaucoup plus simple que de nosjours, voire absente,
il arrivait frequemment qu'un conseiller municipal pro
pose ou appuie lui-meme l'adoption d'une resolution
qui Ie concernait. Ce fut Ie cas, Ie 2 aout 1937, de
Wilfrid Larochelle, chauffeur de taxi:
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Propose par M. J-Maurice Fillion et seconde par
M. Wilfrid Larochelle qu 'une reponse soil envoyee au

surinlendant des services publics donnant les objec
lions suiyantes a la demande de M. 1. C. Cameron a

savoir :

r Que nous <lyons deja un service suffisant de taxi

dans notTe municipalite.

t Que Ie lrajel propose par M. Cameron passe par

des chemins de lelTe non ameliores tandis que nous
aYons une autre sortie ameJioree 101.

Six ans plus tard, Ie ler mars 1943, Ie service de
taxi de Wilfrid Larochelle etait de nouveau al'ordre
du jour. Lors de cette reunion, I' ancien conseiller mu
nicipal etait Ie chauffeur attitre de la municipalite dans
les situations d'urgence :

Apres de longues deliberations de la part des con

seillers municipaux sur propos des besoins urgents de
la municipalite leIs que accidents, causes de maladie,
etc. Elant eloignes de loute communication, autobus
et chars, demaodons par la presente que M. Wilfrid

Larochelle soil employe comme taxi, aux fins des be
soins urgents paroissiaux et qu'aulanl que possible Ie
gaz lui soit foumi en consequence 102.

POSTE, Tltuj;PHONE ET ELECTRIFICATION

Au mois de decembre 1902, quelques mois apres
son arrivee, Ie cure Charles Auger ecrivait : « Le te
lephone va se poser lundi. Nous aurons la malle it

Si de nos jours une bonne partie de fa l(iche du
postillon consiste a livrer la paste dans les rangs,
iln 'en/i.a pas toujours ainsi. Jusque vel'S Ie milieu
des annees 1950. les gens des rangs recevaientleur
«( malle)) Ie dimanche au magasin general apres
avail' assiste a fa messe.
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Julienne Beaudoin, maftresse de paste au debut
des ({nnees 1950, pose ici dans les chantiers
avec son epoux, Alfred Tan.guay.

partir d'aujourd'hui '03 .» II s'agit ici de la premiere
mention relative au telephone ou it Ia poste dans nos
archives publiques. Connaissant Ie dynamisme de
l'abbe Auger, nous pouvons avancer l'hypotMse qu 'il
y fut pour quelque chose.

Nous ne possedons toutefois que peu d'infonna
tion sur les debuts de la poste. Nous savons que Ie
postilion, Abraham Pelchat, demeurait dans la resi
dence actuelle de Monique Laflamme (Mmc Philippe
Pelchat). Pendant un certain temps, il n'y eut pas de
bureau de poste ; Ie postillon arretait ici et la, aquel
ques endroits strategiques, puis, a I' aide d 'un
porte-voix, criait aux gens concemes de venir cher
cher leur courrier dans la rue.

Le premier bureau de poste connu etait situe dans
une maison demo lie depuis, sur Ie site de l'actuelle
residence de Therese Turgeon. Alberta Lachance se
rappelait y etre allee chercher son courrier lorsqu' elle
etait enfant. La maltresse de poste etait Emma Lacroix,
epouse de Napoleon Lacroix. Celui-ci succeda a
Abraham Pelchat comme postillon.

Gaudias Bechard fut notre troisieme postilIon et
sa demeure, I'actuelle residence de Roland Pelchat,



Clermont Pelchat et sa deuxiel71e epouse Emma Lachance.
Clermont allail eire Ie Iroisieme residant de Saint-Nazaire d posseder Ie lelephone.



faisait egalement office de bureau de poste. Lorsque
Wilfrid Larochelle et son epouse acheterent Ie maga
sin au mois de mai )930, Rose-Aimee Dion devint la
nouvelle postiere du village. Par la suite, les postieres
furent Julienne Beaudoin (Mme Alfred Tanguay), qui
demeurait dans [a residence actuelle d' Alain Bilodeau,
et Eva Couture (Mme Osias Pelchat), qui habitait dans
la residence actuelle de Sylvain Marceau.

Depuis les annees 1930, les differents postilions
furent Wilfrid Larochelle, Andre Bolduc, Leo Belan
ger, Therese Turgeon (MOle Adrien Bechard) et
Yolande Audet (Mme Dorilas Belanger). Si, de nos

jours, une bonne partie de la tache du postilion con
siste a livrer la poste dans les rangs, il n'en fut pas
toujours ainsi. Jusque vers Ie milieu des annees 1950,
les gens des rangs recevaient leur counier Ie diman
che au magasin general, apres avoir assiste ala messe.

LE TELEPHONE

Dans notre paroisse, au cours des deux premie
res decennies du XX" siecle, on ne trouvait qu'un seul
telephone et iI etait au presbytere. Anselme Jolin ra
contait en entrevue, au milieu des annees 1970,
qu' Abraham Pelchat avait aussi possede un telephone,
mais cette affirmation ne resiste pas a I'analyse des
archives de l'epoque. II est difficile d'etablird'ou pro
vient 1a confusion, car Anselme possedait une
excellente memoire.

Comrne Ie telephone n'eta it utilise que dans les
cas de maladie grave, et ce fut ainsi pendant de lon
gues annees, le choix de l'emplacement revetait une
grande importance. Le cultivateur qui se rendait au
village pour appeler Ie medecin pouvait en meme temps
prevenir son pasteur que son epouse etait gravement
malade et demander I'assistance des sacrements.

Le deuxieme usager d'tm telephone fut Theophile
Corriveau. Une resolution adoptee lors de la seance
du conseil tenue Ie 3 juillet 1923 nous confirme, par la
meme occasion, que notre municipalite ne comptait
qu'une seule bOlte telephonique :

Propose par M. Ie conseitter Anselme Corriveau, se
conde par M. Ie conseiller Arthur lolin, que Ie conseil
place une boi'te de telephone au J< rang, tout en laissau!
celie du presbyrere comme d'habitude ; moyennant que
la somme promise a la compagnie soit payee par les
signataires en y deduisant les montants necessaires lM

Plus tard au cours de I'annee, Theophile Coniveau
devenait maire de Saint-Nazaire et I'invention de Gra
ham Bel1 fut sans doule tres utile pour les affaires
courantes de la municipalite.

Le troisieme proprietaire de te](~phone fut Clermont
Pelchat. Le livre des proces-verbaux de la municipa
lite nous apprend qu'il avait depose sa demande au

printemps 1926 :

Propose par M. Ie conseiller Theophile Corriveau, se
conde par M. Ie conseiller Ernest Bechard, qu 'une
3e bOlte telephonique soil posee chez M. Clermont
Pelchat moyennant que Ie cout de l'installation soit
paye par M. Pelchat plus Ie rnonlanl de 5 piastres pour
Ja premiere annee et sujet achangement de prix sur
demande du conseiJl(J5

IJ est surprenant que Ie commerc;;ant Ernest
Tanguay, qui avait ete Ie deuxieme residant de Saint
Nazaire aposseder une automobile et qui allait etre
aussi l'un des premiers te!espectateurs de notre pa
roisse, vers Ie milieu des annees 1950, n 'ait pas fait
figure de pionnier en se dotant de cet important outil
de communication modeme.

Nous remarquons aussi que les gens des rangs,
entre alltres ceux du 4e et du 6° Rang, etaient mal
servis ace chapitre. Le 23 novembre 1923, la petite
Elodie Jolin, quatre ailS, fille d' Arthur Jolin, qui resi
dai t dans le 6e Rang, etait tuee par une decharge
d'arme a feu. Nous ignorons si la jeune enfant de
ceda sur Ie coup, mais la maladie, les accidents, les
situations d'urgence se presentaient pour ces pionniers
comme pour tous les contribuables de la paroisse. II
est vrai toutefois que l'entretien de la ligne telephonique
exigeait des debourses considerables pour I'epoque.

LE CONSEIL MUNICIPAL ET L'ENTRETIEN

DE LA LIGNE TEUtPHONIQUE

Le probJeme de I'entretien de la ligne teJephoni
que revenait frequemment a la table du conseil
municipal, une realite qui ne concemait pas vraiment
les elus municipaux, car dIe relevait de l'entreprise
privee. Mais de toute eVidence, un nombre aussi res
treint d'usagers ne pouvait etre rentable pour une
entTeprise commerciale.

La municipalite s'engageait par consequent aen
tretenir la ligne, ce qui explique pourquoi Ie probleme
faisait periodiquement l'objet de deliberations entre les



elus municipaux. Ainsi, 1e 24 aout 1922, il etait pro
pose par Ie conseiller Joseph Bruneau, appuye par Ie
conseiller Clermont Pelchat, « que M. Wellie Tanguay
soit autorise d'aller prendre des informations aSainte
Claire aupres de M. Ie cure Frechette au sujet du
telephone et que 1a municipalite lui paye la somme de
deux piastres pour ses frais de voyage })106.

Les raisons precises de la demarche de WeIhe
Tanguay ne sont pas indiquees au livre des proces
verbaux, mais une resolution adoptee pres d'un an plus
tard, Ie 5 mars 1923, est un peu plus explicite :

Propose par M. Ie conseiller Joseph Pelchat, seconde
par M. Ie conseiller Arthur Jolin, que M. Ie cure Premont
soit autorise de prendre des conventions avec la Cie
de telephone National afin de tenir la ligne en bon 01'

dreJO'.

Trois mois plus tard, Ie 25 juin 1923, Ie conseil
municipal adoptait une resolution qui confirmait que Ie
cure Arthur Premont en etait arrive aune entente avec
la compagnie telephonique :

Propose par M. Anselme Corriveau, appuye par M. Ie
conseiller CJalidias Bruneau, que M. Ernest Tanguay
soit autorise de faire la reparation de la ligne teJephoni
que de Saint-Nazaire aSaint-Malachie pour un salaire
de 3,50 $ par jour y compris voiture ou cheval et que \e
salaire de ses employes soil: de 2 $ par jour 108,

La lecture des proces-verbaux des annees 1922
et 1923 montre que Ie probleme de la ligne te1t~phoni

que accapara frequemment I'attention du conseil
municipal. La secretaire municipale, Anna Goupil,
note, Ie 3 juillet 1923, a 1'occasion d'une seance spe
ciale : « II est propose par resolution du conseil comme
suit: que ce conseil se forme en comite general pour
deliberer encore sur 1'affaire du te1ephone l09

. »

C'est d'ailleurs au cours de cette seance qu'avait
ere prise la decision d 'installer 1e telt~phone chez Theo
phile Corriveau. Ce soir-Ia, deux autres resolutions
relatives a ce sujet furent adoptees. II etait d'abord
propose par Ie conseiller Anse1me Corriveau, appuye
par Ie conseiller Claudias Bruneau, « que tous ceux
qui n' auront pas signe pour Ie telephone devront payer
une piastre chaque fois qu'ils s 'en serviront »110.

La resolution suivante montre que l'entretien de
la ligne telephonique exigeait des debourses assez im
portants :

Propose par monsieur Ie conseiller Arthur Jolin, se
conde par monsieur Ie conseiller Anselme Corriveau,
que Armand Lachance, secreta ire-tresorier, soi I auto
rise a emprunter quelques piastres pour payer la
reparation du telephone III,

Le 27 decembre 1923, Je dossier de l'entretien du
telephone ,etait de nouveau aI'ordre du jour:

II est ordonne par resolution du conseil comme suit:
Propose par M. Ie conseiller Alfred Audet, seconde
par monsieur Ie conseiller Joseph Pelchat, que la sous
cription du telephone soit repartie au printemps etant
echue en meme temps des taxes municipales" 2

•

Au cours des annees 1930, Ie proble.me de l' en
tretien de la ligne telephonique devait revenir tout aussi
frequemment al'ordre du jour. Les previsions budge
taires votees Ie 7 decembre 1936 pour l'entretien de
Ja ligne au cours de I'annee suivante sont revelatrices :
sur un bud.get de 534,19 $, la somme de 70 $ etait al
loueea l'entretien de la ligne teJephonique, soit 13 %.

MODER1'dSATlON DU RESEAU

Vers la meme epoque, Ie conseil municipal devait
composer avec les recriminations de nombreux con
tribuables qui se plaignaient de la pietre qualite du
service pendant la nuit :

ProPO;3e par M. J. Maurice Fillion, seconde par
M. Wi Ifrid Larochelle, que d'apres les plaintes serieu
ses portees a notre connaissance au sujet de
I'impossibilite d'obtenir une ligne leJephonique la nuit,
notification soil faite au bureau de telephone demandant
d'insister sur ce point grave afin que cette ligne soit
ouverte en t.out temps et cela surtout pour cause de ma
ladie II].

Le 6 mars 1939, Ie meme probleme etait de nou
veau evoque et Ie libelle de la resolution amuse par sa
candeur :

Propo:;e par M. Narcisse Roy et seconde par M. Theo
phile Corriveau que M. le maire Joseph Bruneau fasse
une proposition (sic) a l'operatrice telephoniqlle a
Saint-Malachie a1'effet que cette derniere consente a
donner Ie service telephonique de nuit 11~.

Vers 1a:fin de Ja Seconde Guerre mondiale, 1'etude
des proce:;-verbaux de l'epoque nous apprend que les
gens de Saint-Nazaire n'acceptaient plus Ie service
desuet qu i prevalait depuis plus de quarante ans dans
leur petite communaute comme nous I' indique une re
solution adoptee Ie 5 fevrier 1945 :



Propose par M. Leo Belanger et seconde par M. Adelard
Bruneau qu'une reponse soit donnee it la Compagnie
du Telephone demandant que la compagnie reprenne
Ie service de sa ligne et nous donne Lm service compier
en tout temps conune aux autres paroisses avoisinan
tes: par consequent pas de ligne a nos charges, ni
entretien. Donc une entente devra are plise verbale
ment avec la Compagnie et Ie conseil municipal 115

Quelques mois plus tard, Ie 5 juin 1945, Ie conseil
municipal revenait ala charge:

Sur propos de la ligne teIephonique, il a ete propose
par M. Leo Belanger et seconde par M. Adelard Bru
neau qu 'un demier avis soit donne it la Corporation du
telephone demandant de nous donner une ligne con
venable comme toute autre paroisse sans quoi Ie paiement
encouru pour I'ancienne ligne deviendra nul 116.

Deux mOls plus tard, Ie probleme demeurait entier

comme Ie montre une resolution adoptee Ie 6 aout 1945 :

Apres de serieuses deliberations au sujet de la Iigne
telephonique, il a ete propose par M. Omer Corriveau,
appuye par M. Adelard Bruneau, que M. Clermont
Pelchat soit nomme pour aller prendre les conventions
necessaires pour avoir line bonne ligne telephonique
en tout temps iii.

Decidement, Ie dossier de la ligne telephonique
evoIuait de mois en mois et une resolution adoptee

quelques mois plus tard, Ie 8 octobre 1945, nous ap
prend qu 'Ernest Jol in, boucher, venait de demander
I'installation d'une bolte telephonique. Mais Ie reseau

demeurait rudimentaire et fragile. Lors de cette
seance, Ie conseil municipal adopta les frais de repa

ration presentes par Emile Lachance, qui s'elevaient
atrois dollars.

Toujours Jors de la meme seance, il etait propose

par Leo Belanger, appuye par Edmond Gau lin, « qu 'une
reparation generale soit faite au telephone: branches
des arbres coupees, poteaux remis ou remplaces, en

un mot tout ce qui manque pour donner un service
convenable» 118. Le 3 juillet 1946, d'autres repara
tions s'imposaient :

Propose par M. Orner Corriveau et seconde par
M. Ade1ard Bruneau que Leopold Lachance soit nomme
pour voir it la reparation du telephone et faire les repa
rations convenables pour l'entretenir en bon etat 119

Le 7 janvier] 947, peut-etre it la suite d'une tem-

pete de verglas dont la vallee du Saint-Laurent a Ie
secret en cette periode de I'annee, la ligne etait en-

Orner Corriveau et Marie-Ange Tanguay.
Ie 7 jan vier J94 7, Omer elait mandale
pour reparer fa ligne telephonique, doni
['entretien reJevait a /'epoque de [a
trlunicipalire.

core une fois defectueuse. Joseph Bruneau et Omer
Corriveau furent embauches par la municipalite pour

Caire res reparations necessaires. La resolution adop

tee acette occasion nous apprend que Ie salaire horaire
des deux hommes etait etabli a50 ¢ de ]'heure.

Comme it arrive souvent avec la technologie, la

necessite vient avec l'usage. Par ailleurs, en milieu
rural, Ie telephone fut pendant longtemps un moyen de

communication tres impersonnel et tres peu discret.
Les usagers durent partager pendant plusieurs annees

la meme ligne teJephonique.

Voici une anecdote qui resume assez bien cette
epoque, pas si lointaine, beureusement revolue :un jour
que deux usagers jasaient ensemble au telephone, ils

furent interrompus brusquement par un personnage
assez pittoresque qui entama tout bonnement une
« conference au sommet » it trois.

Pendant des decennies, Ie telephone fut aussi coo
sidere comme une utilite dispendieuse. Par exemple,



Ie couvent du village resta des annees sans ligne tele
phonique et ce n' est que Ie 4 decembre 1963 que la
Commission scolaire de Saint-Nazaire decida de se
«brancher ».

Une des dernieres interventions de notre conseil
municipal en matiere de telephonie etait adoptee Ie
7 juin 1971 :

Propose par M. Albert Drapeau, seconde par M. Albert
Tanguay, que les membres du conseil municipal ap
prouvent Ie projet futur du service regional de
Quebec-Telephone 120.

L'ELECTRIFICATION RURALE :

LE COURANT TARDE APASSER

Notre histoire nationale et municipale est parse
mee de ces differents termes qui ont marque depuis
une soixantaine d'annees notre devenir collectif: elec
trification, municipalisation, etatisation ou nationali
sation, regionalisation, fusion, mondialisation.

Pour ce qui est du theme de I'electrification ru
rale, il fit les beaux jours de I'equipe de I'Union nationale
et de Maurice Duplessis, qui en avaient fait un de leurs
chevaux de bataille. Le politicien, qui eprouvait un
penchant bien connu pour les calembours faciles, com
menya d'ailleurs un jour une allocution radiophonique
en s'adressant ainsi a ses auditeurs : « Chers elec
teurs, electrices ... electricite 121. »

Bien que l'evenement ait eu lieu en Beauce, it il
lustre bien I'importance de l' electrification rurale au
Quebec ala tin des annees 1930 et au cours des an
nees 1940. Nous aurions toutefois tort de croire que
nos gens ne connaissaient pas les avantages de I'elec
tricite et qu' ils attendaient, les bras croises, pour en
gOtHer quelques-unes des vertus, que la Shawinigan
Power daigne en fin desservirnotre petite communaute.
Car l'ingeniosite de nos gens n'a jamais ete en rup
ture de courant.

En attendant qu 'une ligne electrique relie notre
paroisse al'ensemble du reseau de la grande compa
gnie, quelques residants utiliserent la force eolienne
pour s'eclairer et ecouter la radio. Ernest Tanguay
possedait une de ces sources d' energie. Sa fi lie, sreur
Colette, racontait qu' il en avait effectue lui-meme I'ins
tallation electrique. II est plausible que son pere ait
reyu quelques conseils d 'Emile Lachance, qui etait son

I ;:~U)~·
----~-------_._~--~-

voisin et avait etudie en electricite au cours des an
nees 1930. Lorsque la residence d'Ernest fut
incendiee au printemps 1945, et que l'helice de I' eo
henne demarra brusquement, un pompier benevole de
dix-huit ans, Joseph Lachance, dit Blanc Lachance 122,

fail Iit etre blesse serieusement.

Au cours des annees 1940, Leopold Lachance
realisa pour sa part Ie premier eclairage electrique a
l'interieu( de l'eglise en enjolivant les decorations de
la creche de Noel au moyen d'une pile electrique. II
possedait lui aussi une eolienne.

Le verglas qui plongea Ie Quebec dans la pire crise
de son histoire au mois de janvier 1998 nous a permis
de realiser aquel point nous sommes devenus, en quel
ques decennies, dependants de I'energie electrique.
Pourtant, il y a une soixantaine d'annees, nos grands
parents et nos parents etaient beaucoup plus autonomes
par rapport a cette ressource, et moins vulnerables.
Os arrivaient, par exemple, aconserver leurs aliments
sans refrigerateur, acbauffer leur residence sans ther
mostat e!t:ctrique, ase divertir sans television.

Neanmoins, tout Ie progres realise et tout Ie bien
qu' 00 en disait etaient bien seduisaots. Tout comme
de nos jours Ie sujet ala mode est I'inforrnatisation, Ie
sujet du jour en ce 1er fevrier 1937, autour de la table
du conseil, etait 1'electrification:

Propose par M. Gedeon Lachance, appuye par
M. Eugene Marceau, qu'une demande soit faite au bu
reau de I'electricite demandant les conditions requises
pour obtenir une ligne d'electricite pouvant servir pour
eclaimge, divers travaux, etc. m.

Au printemps /945,
Joseph Lachance,

dit Blanc Lachance,
faillil eire blesse

serieusement
par! 'eolienne

d'Ernesl Tanguay.

l 0



Quelques annees s'ecouleront avant que Ie con
sei[ municipal ne revienne fennement aJa charge. Le
soir du 12 novembre J945, alors que les conseillers sie
geaient encore ala faible lueur d'une lampe akerosene,
il etait propose par Leo Belanger, appuye par Orner
Corriveau:

[... ] qu'une demandc soit faite a la Shawinigan Falls
afin d'obtenir l'electrification de notre paroisse dans Ie
plus court delai possible vu les demandes anterieures
qui ont deja ete faites, elanl donne que nous sommes
la seuIe paroisse du comte qui n'est pas acceptee et
que la ]igne electrique passe qu'a cinq milles de notre
vi Ilage 124.

Quelques mois plus tard, Ie 6 fevrier 1946, la lu
miere ne semblait guere briller au bout de ce long tunnel
de requetes, de refus et d'indifference :

Propose par M. 1. Thorn Jolin et seconde par M. Adelard
Bruneau qu'un second avis soit donne au bureau de la
Shawinigan Saint-Joseph-de-Beauce au sujet de I'elec
trification de notre municipalite dont nous avons deja
fait la demande a diverses reprises et requetes a ce
sujet. Demander si [nous sommes inscrits] sur fa liste
de 1946 pour l'electriflcation 125.

Le 7 avril 1947, dix ans apres Ie debut du long
combat pour relier les contribuables de Saint-Nazaire
au reseau electrique de la grande compagnie, nous
percevons chez les elus municipaux une impatience
grandissante :

Au sujet de la demande d'electricite pour la municipa
lite, il aete propose par M. Elzear Fillion et seconde par
M. Noel Roy qu'une demande soit faite a la Shawini
gan Power afin de savoir quand et a quelle date la
compagnie s' attend de venir pour electri fier la munici
palite. Si la date est trap reculee, nous serons forces de
soumettre la question a la regie 126.

Des lars, les evenemenls semblerent se precipiter
et Ie 4 aout ]947, une motion annonyait I'adoption d 'un
reglement municipa I :

(...] pour pourvoir al'eclairage du chemin de la munici
palite aux frais de toute la municipalite ainsi que pour
octroyer line franchise non exclusive pour la distribu
tion de l'energie eIectrique dans la municipalite et pour
la passation d'un contrat avec la compagnie Shawini
gan Water and Power 12'.

Le 29 septembre 1947, les contribuables ratifiaient
la decision de leur consed municipal et les bienfaits de
I'electricite ne tarderent pas adevenir indispensables.

III

Sur cette photographie exceplionnelle prise all mois
de mars 1947, quelques mois avant I 'electrification
de notre I11I.micipalite. on remarqlle I 'absence de
ligne elecrrique.

Des Ie 3 janvier 1948, il etait propose par Ie conseiller
Ernest Jolin, appuye par Ie conseiller Noel Roy, « qu 'une
demande soit faite ala Shawinigan aux fins d'obtenir
une lumiere de rue additionnelle pour terre de [a fabri~

que »m.

},farie-Louise Dorval (A1"" Hector Pelchat) racontait
qu 'au debul de I 'electrification, sa residence ne
complail qu 'une seule prise de couranl, niservee au
«Figidaire ).



L'electrification rurale constituait une veritable
revolution. Mais la comme ailleurs, la modernisation
etait progressive. Marie-Louise Dorval (Mme Hector
Pelchat) racontait qu 'au debut, sa residence ne comp
tait qu' une prise de courant, qui etait reservee pour Ie
« frigidaire ». Lorsqu'elle voulait repasser ou cuisi
ner sur son petit poele electrique, elle devait debrancher
Ie refrigerateur.

De nos jours, il serait impensable pour un jeune
couple de fonder un foyer sans disposer de la panoplie
des appareils electromenagers modemes : refrigera
teur, lave-vaisseUe, laveuse electrique, poele electrique,
secheuse electrique, voire Ie four a micro-ondes ou
meme I'ordinateur.

Les « commodites »), comme on les appelait, ve
naient graduellement avec I'amelioration des conditions
financieres de la famille. Souvent Ie temps des tetes
constituait [,occasion propice pour fa ire cadeau a ses
parents de l'une ou l'autre des precieuses nouveau
tes. II faut se rappeler que, pendant longtemps, Ie
credit commercial ne fut guere disponible et it aurait
ete impensable pour nos gens d'acquerir en un seul
achat I'ensemble des appareils electriques.

SERVICE DE PROTECTION

CONTRE LES INCENDIES

Le 2 novembre 1953, nous retrouvons dans les
archives publiques la premiere mention relative aun
service de protection contre les incendies dans notre
municipalite. Ce jour-la, Ie conseil municipal adoptait
la resolution suivante :

Apres deliberations de la part du conseil municipal, i! a
ete propose par M. Daniel Corriveau et seconde par
M. Anselme Blais qu'ul1e demande soit faite au com
O1issaire des incendies Hotel du gouvemement, Quebec,
demandant de venir visiter Ie village Saint-Nazaire-de
Dorchester en vue d'instalJer un systeme contre
I 'incendie et cela aussit6t que possible avant les nei
ges 129

Nous ignorons les motifs qui pousserent Ie conseil
municipal a prendre conscience des moyens inade
quats de notre petite communaute en cas d'incendie
majeur, mais la terrible conflagration qui avait rase une
partie du village de Saint-Neree 130 quelques mois plus
tot y fut probablement pour quelque chose.

11-

Danie! Corriveau,
maire de Saint-Nazaire de /965 a 1973

Par ai[leurs, tout nous indique que Ie commissaire
aux incendies etait venu rencontrer Ie conseil munici
pal « avant les neiges » et au cours des semaines
suivantes, puisque Ie 1cr fevrier 1954, une resolution
assez progressiste pour l'epoque etait adoptee par les
conseillers presents:

Attenclu que ceUe municipalite n'a aucune protection
contre !'incendie, il est propose par M. Albert Drapeau
et seconde par M. Gerard Aube qu'une demande soit
Faite aI'honorable ministre de la Colonisation et de
pute de ce comte aux fins d'obtenir un octroi du
gouvemement provincial pour aider aFaire installer un
systeme de protection contre I'incendie tel qu 'indique
par Ie commissaire aux incendies. Cette municipalite
s'attend ay depenser environ 15000 a16000 piastres.
Cette motion est adoptee unanimement par M. Ie maire
et MM. les conseillers municipaux ill.

Le montant envisage pour doter notre municipa
lite d'un service efficace de protection contre les
incendies apparaissait si enorme pour l'epoque qu'il
est facile d'anticiper que Ie projet n'eut pas de suite.

Au cours des annees suivantes, les rares mesures
adoptees pour combattre Ie pire etaient de nature es
sentiellement preventives. En voici un bel exemple
dans cette proposition en date du 5 avril 1957 :

Propose par M. Leopold Bruneau et seconde par
M. Jo~;eph Bechard que M. Leon Jolin soit nomme pour
faire l"inspection des cheminees ainsi que Ie ramonage
qu'illaudra, done deux fois par annee JJ2



Le 6.fevrier 1946, Ie consei{ler municipal
Joseph (Thom) Jolin propose une resolution
qui reitere line demande de 10 1171.1nicipa/ire
de Saint-Nazaire aupres de la Slum:inigan
Wafer and Power pour obtenir Ie prolongement
du reseau electrique iI Sainf-Nazaire.

Ce n'est que Ie 4 mai 1964 que Ie conseil munici
pal adopta une mesure concrete pour combattre les
incendies, mais elle etait bien modeste. Lors de cette
seance, une resolution etait adoptee qui prevoyait
l'achat d'une pompe aincendie, d'Elzear Bechard, au
montant de 250 $.

Un an plus tard, une volonte manifeste de doter
notre communaute d'un service de protection contre
l'incendie emit perceptible chez les elus. Le 7 juin
1965, Gerard Bolduc, appuye par Gerard Marceau,
faisait la proposition suivante :

Qu'une lettre soil adressee aM. Ie cure et aux mar
guilliers afin de demander la permission de faire creuser
une reserve d'eau d'environ 200 pieds carres par un
bel ier mecanique sur Ie telTain de la fabrique qui scrvira
aalimenter la pompc aincendie de la corporation muui
cipale I jJ

Ces quelques progres demeuraient extremement
modestes et s' appuyaient sur la collaboration occa
sionnelle de quelques citoyens. Une resolution adoptee
Ie 5 juillet ]965 demandait, par exemple, aMaurice

Le 5 avril 1957, Ie consei{ municipal adoptail une resolution qui engageail Leon Jolin pour jaire I 'inspection
des cheminees du village er Ie ramonage si micessaire. Veritable touche-il-tout, horlogel; reparareur de radio,
ment/isiel; plombie/; Leon Jolin, toul comme sa smut Camille, etair egalemenlull excellenr pholographe amateur.

/1' f' r~



Fillion de faire fonctionner la pompe aincendie « de
temps en temps)} 134.

Quelques mois plus tard, Ie conseil municipal
adoptait une autre resolution qui prevoyait la construc
tion d'une reserve d'eau sur Ie terrain de l'ancienne
salle paroissiale Louis-Tanguay. Au cours de cette
seance, les conseillers delibererent sur de lTIuHiples
travaux de lutte contre le ch6mage qui pennetlraient
au fil des annees d'appol1er des ameliorations nota
bles en matiere de protection contre les incendies. Le
salaire horaire pour les ch6meurs saisonniers etait no
tamment etabli a I, I0 $ de [,heure.

Les travaux amorces au cours de l'hiver 1966 se
poursuivirent I'hiver suivant comme nous l' indique Ie
[(~glement nO 39, adopte Ie 31 octobre 1966. Celui-ci
prevoyait egalement Ie creusage d'une reserve d' eau
pour arroser la patinoire.

Le bbdle d 'une resolution adoptee deux mois plus
tard, Ie 27 decembre 1966, nous rappelle qu'en depit
des progrt~s considerables de la motorisation, la trac
tion animale etait encore d'usage courant dans Ie
milieu:

Que M. Orner Corriveau, contremuitre, soit autarise
d'acheler les materiaux qui serviront it terminer la ci

Ierne tels : bois, cedre, fer, clous et broche. La terre enlevee
devra dre transportee avec un cheval si necessaire IJS

Aouf 1962. Anselme Blais pose ici avec les membres de sa ./amil/e a I 'occasion de SOI1 4(J anniversaire de
mariage. Le 2 novembre 1953, Anselme avait appuye une resolution qui avail pour but d'implanter un systeme de
protection con Ire les in.cendies ci Sain!-Nazaire.

134



LES ANNEES 1970 ET 1980

Le 6 avril 1970, Ie conseil municipal etait appele it
deliberer autour de l'achat d 'une nouvelle pompe it
incendie:

Considerant que la Corporation municipale projette
d'acheter une pompe aincendie portative lourde avec
accessoires et veul obtenir des octrois, il est propose
par M. Roland Bechard, seconde par M. Bertrand Fillion,

qu 'une lettre soit adressee au Commissariat des incen
dies du Quebec afin d'obtenir les documents et
renseignements necessaires acet achat iJo.

Le dossier etait reactive Ie 7 juin 1971 :

Propose par M. Albert Tanguay, seconde par M. Ber
trand Fillion, qu'une lettre soit adressee it M. Femand

Perusse afin de Iui demander de deleguer un de ses
ingenieurs afin de determiner I'emplacement de reser
ves d'eau pour fins de protection contre l'incendie et

aussi afin de donner les specifications necessaires quanl
al'equi pemenl que la Corporation municipale projette
d' acheter iJ

7
•

La lecture du proet'~s-verbal de la seance tenue Ie
17 janvier 1972 nous apprend que Ie dossier arrivait a
sa concn':tisation :

Considerant que la Corporation municipale a achete
une pompe aincendie portative lourde, iI est propose
par M. Roland Bechard, seconde par M. Albert
Tanguay, qu'une lettre soit adressee ala Direction ge
nerale de la prevention des incendies afin de reserver
les services d'un instructeur 138.

Le 7 mars 1972, Femande Lachance etait asser
mentee secretaire-tresoriere de la municipalite. Vne
des premieres resolutions que redigea 1a nouvelle se
cretaire avait trait it l'achat d'un camion qui devait
servir au transport de la pompe aincendie :

Propose par M. Albert Tanguay, seconde par M. Roger
Beaudoin:

Que la corporation 1l1unicipale achete un camion
Chevrolet 1968, V8, avec balance de garantie de
M. Hemi Pare, garagiste de Saint-Ansel me, au prix de
2 600 $ plus 208 $ de taxe : total 2 808 $. Le camion
devra servir pour Ie transport de la pompe et I'equipe
ment necessaire aeteindre les incendies 139.

Deux mois plus tard, Ie ler mai 1972, Ie conseil
municipal mandatait Alyre Lachance et Femand
Tanguay pour s'occuper de la pompe aincendie et du
camion. Au cours de la reunion suivante, les con-

seillers adopterent une resolution demandant que leur
soient Iivres Ie plus tot possible « 1a balance des [hoses]
et autres articles comrnandes par la Corporation mu
nicipale et non livres »140.

La lecture attentive des proces-verbaux de l'epo
que indique que 1a municipalite dut revenir plusieurs
fois it la charge pour obliger la compagnie qui avait
vendu I'equipement de protection contre les incendies.
Le 5 septembre 1972, une autre resolution etait adop
tee en ce sens.

REGLEMENT 45

Le reglement nO 45 avait pour objectif d'etendre
la protection contre les incendies it I'ensemble des
contribuables, notamment aux residants des rangs. Jl
etait prevu que sept citemes seraient construites, dont
deux dans Ie 4" Rang et deux dans Ie 3e Rang. La
capacite approximative pour les reserves du village
etait evaluee a25000 gallons landis que celie des mngs
etait evaluee a20 000 gallons.

Les couts des travaux depassaient de loin les limi
tes financieres des contribuables. Aussi, Ie conseil
municipal comptait-iL sur Ie support du Programme
d'jnitiatives locales (PIL) pour realiser ses objectifs.
L'ensemble des travaux etait evalue a35 172 $ et la
part de la municipalite s'etablissait a2 352 $. Le pro
jet avait egalement pour but d'enrayer Ie chOmage
SaISOnnler.

Si les nouvelles infrastructures et l'equipement de
base de notre service de protection contre les incen
dies constituaient une nette amelioration pour la
protection des contribuables, les elus municipaux
n'etaient pas moins conscients des limites de notre
communaute ase doter de services de protection ade
quats. C'est ainsi qu'il faut interpreter une resolution
adoptee Ie 4 fevrier 1974 :

Propose par messieurs les conseillers el resolu qu 'une
demande soit faite ala Corporation municipale de Sainl
Malachie pour qu'elle fasse connaltre les services
qu'elle peut offrir ala municipalile de Saint-Nazaire en
cas d' incendie majeur el du cout de ses services i41

Les demarches entreprises acette occasion avec
la municipalite voisine ne semblent pas avoir eu de
suite. Quelques mois plus tard, un debut d'incendie ala
residence de CLaire-Anna Aube (Mm< Adolphe

In /



Claude Lachance,
maire de Sain/-Nazaire de 1973 d 1981.

II allair remplir un deuxieme mandai de 1987 d ] 993.

Beaudoin) faisait ressortir Ie bien-fonde d 'une col
laboration intennunicipale en matiere de protection
contre Ie feu.

Au nom du conseil municipal du temps, Femande
Lachance, secretaire-tTesoriere, ecrivait it la Munici
palite de Saint-Malacbie :

Pompiers de Saint-Nazaire en 1994. I'" rangee, de
gauche d droile : Fram;ois Beaudoin, Serge Bechard,
Jean-Guy-Fil/ion, chefdu service de I'epoque. Gerald
Labrie et Jacques Bruneau " 2" rangee : Jacinthe
Bruneau, Franr;ois Bruneau, lvJarc Fillion. Roch
Lachance, Peggy Bernier, Gaelan Fillion el Sehastien
Fillion: 3' rangee : Camille Brochu, Susanne Breton,
Denis Tanguay, Michel Bisson. Paul-Armand Bruneau
el Paul Fillion

l fI

Grace i\ l'intervention rapide de vas pornpiers, ce qui
aurait Eacilement pu toumer au desastrc ne fut heureu
sement qu 'un incendie mineur. Nous vaus prions donc
de bien vouloir transrnettre nos remerciements aux per
sannes concemees 142.

Six am plus tard, notre service de protection con
tTe les incendies demeurait encore tres modeste. Le
5 mai 1980, les conseillers municipaux avaient refuse
la proposition de la municipalite de Saint-Damien qui
offrait le partage en commun d'un camion-citeme.
Deux mois plus tard, Ie 7 juillet 1980, Robert Marceau
etait charge de I'entTetien du poste a incendie et de
son equipement.

La seance du 4 aoilt 1980 nous apprend les noms
des pompiers volontaires de I'epoque :

Aube, Gilbert ;
Aube, Guy;
Aube, Leo;
Brochu, Camille;
Charbonneau, Luc ;
Drapeau, Andre;
Drapeau, Jean;
Fillion, Clement;
Fillion, Fidel;
Lachance, Sylvain;

Pompiers de Sain/-Nazaire ell seplembre 2001.
I'" rangee, de gauche d droile : Slephane Fillion,
Sylvain l.achance, chef du sen'ice. Jacinthe Hemy,
Paul-Armand Bruneau, Franr;ois Bruneau, Steeve
Lachance et Denis Tanguay: 2" rangee : Patrick
Fillion, tric Fillion, Ghislain Tanguay, Frederic
Fillion, FraJ1(;ois Beaudoin, Francis Bruneau, Simon
Brochu, Jocelyn Turgeon et Slephane Turgeon



Marceau, Aurele ;

Marceau, Michel;

Marceau, Sylvain;

Morin, Lionel;

Pelchat, Femand ;
Pelchat, Rea) ;
Tanguay, Ghislain.

Au cours de cette seance, une resolution etait
adoptee, qui prevoyait que les pompiers volontaires
seraient remuneres au taux horaire de 5 $. Le 21 juin
precedent, la grange de Fidel Fillion avait ete incen
diee et des pompiers des municipalites voisines avaient
ete demandes pour porter assistance aux sapeurs de
Saint-Nazaire.

Au fil des annees, grace it l' impl ication de ses nom
breux benevoles, Ie service des pompiers de Saint
Nazaire a rendu de nombreux services it sa popula
tion, contribuant par son action rapide et efficace it
sauvegarder de nombreux biens materiels ou it limiter
les degats financiers.

EDIFICE MUNICIPAL

Le 3 novembre 1980, Ie conseil municipal adop
tait une resolution qui autorisait Ie secretaire-tresorier,
Clement Fillion, afaire effectuer les plans preliminai
res et it demander les soumissions publiques pour la
construction d'un edifice public. Une autre resolution
avait pour but de faire une offre d'achat aupres de
Gerard Marceau et de la fabrique de Saint-Nazaire
pour I' acquisition du terrain necessaire it l' erection de
l'edifice.

Le 24 janvier 198 I, Ie conseil municipal adoptait
Ie reglement 61, qui prevoyait la construction de 1'edi
fice municipal et l'achat d 'un camion-citerne. Une
assemblee publique etait prevue pour soumettre Ie re
glement aux contribuables et un emprunt de 45 000 $
etait necessaire pour fmancer Ie projet.

LES GRANDES LJGNES DU REGLEMENT 61

I - Le conseil est autorise aconstruire en regie un edifice
municipal d'une grandeur de 40 x 60 pieds, charpented 'acier,
et a faire I'acquisition d'un camion-eiteme d'une capacite
d'environ 2 000 gallons, de l'equiper adequatement pour la
protection contre les incendies.

2 - Le conseil est autorise adepenser une somme n'exce
dant pas 86650 $.

Edifice municipal construit en 1981

J - Le conseil approprie au paiement d'une par1ie de ce
montant de 86 650 $ la subvention de 41 650 $ promise par
Ie ministere des Affaires municipales.

4 - Le conseil est de plus autorise aemprunter par billet
une somme de 45000 $ pour une periode de [0 ans, et ce,
pour pourvoir a[a balance du cout du present projet et cite it
l'ar1icle l.

La Caisse populaire de Saint-Nazaire occupant
un local devenu trop exigu pour ses propres besoins,
la municipalite 101.1a 1.1ne partie de son edifIce pour ses
activites. Une resolution adoptee par Ie conseil muni
cipalle 8 septembre 1981 fixait Ie loyer annuel it I 500 $
avec une indexation de 6 % sur la meme base, Le
contrat, d'1.1ne duree de cinq ans, etait renouvelable.
II etait prevu que l'electricite et Ie chauffage seraient
aux frais de l'institution financiere.

CAMION-CITERNE

Le 7 decembre 1981, Ie conseil municipal adop
tait Ie principe de I'achat d 'un camion-citeme. Le

Aure1e Marceau,
maire de Sainl-Nazaire de /981 a /987



libelle de la resolution nous apprend quelques details
techniques ainsi que les couts de la transaction:

II est propose par les conseillers et resolu que la muni
cipalite de Saint-Nazaire fasse l'achal, de Translait inc.
de Sainte-Claire, d'un camion Chevrolet 1973 numero
de serie 673 V126618 au prix de 2500 $, et d'une citeme
de 20 000 livres de marque De Laval au prix de 4 500 $,

et ce, considerant Ie fait que ce foumisseur a ete Ie plus
bas soumissionnaire 143.

Le 6 janvier 1982, les conseillers adoptaient une
resolution en six points qui clarifiait Ie mandat de Robert
Marceau comme chef des pompiers volontaires. Ce
lui-ci devait, entre autres chases, reunir les pompiers
volontaires afin de les soumettre it des exercices de
fa~on reguliere. I1 devait aussi « etablir un plan com
plet du service des incendies » 144.

GESTlON DES ORDURES MtNAGERES

La gestion des ordures menageres est relative
men! recente dans notre municipalite. Ce n'est que Ie
2 septembre 1969 qu 'un avis de motion annonyant
I'adoption d'un reglement en ce sens etait presente.
Le conseil municipal se reunissait deux jours plus tard
pour deliberer. II etait statue que Ie soumissionnaire
devait «( ramasser, placer et detruire les ordures me
nageres a ses frais }) 145.

Le 6 octobre suivant, un premier contrat etait ac
corde aAdrien Bechard, qui avait soumissionne pour
un montant annuel de 300 $. La duree de I'entente
etait de quinze mois et il etait prevu que les ordures
menageres semient recueillies Ie samedi avant-midi.
En cas de mauvaise temperature, une clause stipulait
que la cueillette pouvait etre reportee au lundi Le
7 decembre 1970, Lionel Fillion obtenait it son tour Ie
contrat pour un montant de 275 $ par annee.

Le 3 decembre 1973, sympt6me de I'inflation ga
lopante qui regnait al'{~poque, Ie cout de l'enlevement
des ordures doubla. Adrien Bechard obtint ce jour-Ia
Ie contrat pour un montant de 600 $ par annee. L'an
nee suivante, il se voyait de nouveau attribuer Ie contrat.
Autre indication de I'inflation endemique qui prevalait
toujours, Ie contractant avait majore sa soumission de
100 $ par annee. Trois ans plus tard, Ie 6 decembre
1976, la mW1icipalite accordait Ie contrat it Michel
Drapeau pour un montant annuel de 750 $.

L'annee suivante, un seul soumissiorrnaire, Donat
Corriveau, presentait une offre. Sa soumission se re
partissait sur deux ans et s'etablissait a I 898 $, ce qui
representait une augmentation annuelle de 199 $. Il
etait stipule que Ie contractant devait « remettre a la
Corporation municipale une police d'assurance Ie cou
vrant contre les risques relies a sorr travail ».

Le 5 mars 1979 marqua un toumant important dans
la gestion des ordures menageres de la municipalite.
Jusqu'it ce jour, I' incineration des ordures avait releve
du contractant, sans grand controle des consequen
ces envirounementales. La resolution 25-79 mettait
fin acette pratique d'une autre epoque. II etait pn~vu
que les ordures menageres seraient incinerees au de
potoir municipal de Saint-Damien et Ie cout de cette
exigence du ministere de l'Environnement s'etablis
sait a50 $ par mois.

Pour pallier Jes couts additionnels que les exigen
ces du ministere de I'Environnement imposaient au
contractant, Ie conseil municipal augmenta le contrat
de Donat Corriveau de 12 $ par semaine, ce qui glo
balement, en une seule seance, doublait Ie cout relie a
la gestion de cet indispensable service. Mais il fallai.t
s'ajuster aux nouvelles exigences du Ministere, et les
elus municipaux n'avaient guere Ie choix.

De fait, la resolution 27-79 annon~ait la gestion de
la cueillette des ordures telle que nous 1a connaissons
de nos jours :

Considerant les changements apportes ala loi de l'En
vironnemeot au sujet des sites d'enfouissement
sanitaires nous obligeant afermer notre site municipal
non autorise, il est propose par M. Guy Fillion, seconde
par Ml1lC Berthe Pelchat el resolu que la Corporation
municipa1e de Saint-Nazaire-de-Dorchester optc pour
une gestion en regie intermunicipale et acette fin des i
gne M. Claude Lachance, maire, comme delegue et
M. Clt~ment Fillion, secretaire-tresorier, comme substi
lut pour la representer au sein d'un comite d'etude
charg~' d'elablir les modalites administratives et tech
niqueE. de gestion des dechets 146.

Le 3 decembre 1979, la gestion des ordures mu
nicipales l~tait encore aI'ordre du jour. Le libelle de la
resolution qui accordait Ie contrat de la cueillette tra
duisait aussi 1a transition qui s'operait dans la gestion
de ce service municipal:

II est propose par Aurele Marceau, second6 par Paul
Fillion et resolu que la cueillette des ordures menage-



res soit donnee aM. Gerard Marceau a raison de 150 $
par mois et cela apartir du ler janvier 1980. II n 'y a pas
de duree detenninee pour ce service, eette entente sera
val ide tant et aussi longtemps que la municipalite de
Saint-Nazaire pourra aller porter ses ordures aSaint
Damien 147

Un mois plus lard, Ie 7 janvier 1980, alors que les
conseillers municipaux siegeaient pour 1a premiere fois
de leur histoire ala salle du centre communautaire, Ie

probleme du site d'enfouissement des ordures mena
geres elait de nouveau al'etude. La resolution 07-80

adoptee lors de cette seance avail pour but de faire
savoir ala Ville de Lac-Etchemin que Ie Conseil mu
nicipal de Saint-Nazaire desirait prendre une entente

pour !'expedition de ses ordures menageres dans Ie
site d'enfouissement sanitaire de sa municipalite.

Le 25 janvier 1980 marquait une autre etape. Ce
jour-la, la cueillette des ordures etait accordee aGer

main Pouliot de Lac-Etchemin, qui obtenait Ie contrat
pour un montant de 2 350 $ par annee. Un an plus

tard, BemaI'd Guillemette, de Saint-Leon-de-Standon,
obtenait la soumission pour un monlant de 1 500 $.
Celui-ci l48 devait se voir accorder Ie contrat pour les

annees 1982 et 1983 sur une base de majoration an
nuelle de 10 %.

Le 3 septembre 1986, Ie conseil municipal ac
ceptait finalement l'offre de la MRC de Bellechasse

qui proposait d'assllmer la gestion de I'enfouissement

des ordures municipales aun cout competitif.

NOTRE CENTRE COMMUNAUTAIRE

Les activites qui avaient marque Ie 75< anniver

saire de notre paroisse ala fin de juillet 1977 avaient
connu lin grand succes. Toutefois, avant meme que

les festivites debutent, les organisateurs et les ediles
l1lunicipaux avaient pris conscience d'un probleme :

1'absence d 'une veritable salle paroissiale dans notre

paroisse pour la tenue d'evenements majeurs. Dans

Ie proces-verbal de la reunion du conseil municipal
lenue Ie 4 juillet 1977, it est fait mention d'une « etude

de (a possibilite d'implantation d'un centre commu
nautaire et sur [es fa90ns de realiser ce projet » \49.

Centre communautaire inaugure Ie 8 oCfobre 1978

I \



Assis: Ghyslaine COle-Belanger el Bertrand Fillion;
debout: Clemenl Fillion, Denis Tanguay,

Brllno Lachance et Andre Beaudoin

Clemenl Fillion, Sylvie Turgeon
et Berthe Tanguay

NOTRE C MMUNAU 'AIRE
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Au cours de la seance du I'" aoGt 1977, au lende
main des celebrations, Ie dossier du centre commu
nautaire indiquait que les membres du conseil munici
pal presents entendaient aller de I'avanl. On peut lire
au point 8 de I'ordre du jour du proces-verbal de cette
reUlllOn:

Etude de la possibilite de presenter un projet Canada
au travail pour la realisation d'un centre communau
taire par panneaux prefabriques. Des demarches seront
entreprises pour former un comite responsable de
1'etude des diverses possibilj tes sur la realisation d'un
tel projel 150

Le 24 aout suivant, lors d'une seance speciale du
conseil, il etaitresolu :

Que la Corporation municipale de Saint-Nazaire prenne
en charge Ie cout de !'entretien du futur centre commu
nautaire, advenant Ie cas Oll l'Association pour Ie
deveJoppement de Saint-Nazaire inc. soil dans 1'impos
sibilite de Ie faire 151.

Toutefois, comme la municipaJite n'avait pas la
juridiction de promouvoir elle-meme cette importante
entreprise, c'est a I' Association pour Ie developpe
ment economique de Saint-Nazaire que devait revenir
le mandat de donner suite au projet.

Quelques mois plus tard, dans un communique
officiel, Claude Lachance, president du comite d'im
plantation du centre communautaire, confirmait qu'un
octroi de 48 000 $ avait ete accorde a I'ADSN inc.,
par I'entremise du prograrrune Canada au travail, pour
la construction de I'edifice.

Bien que substantielle, la subvention gouvememen
tale servait surtout adefrayer les couts de la main
d'reuvre. Aussi, jJ etait prevu que les sommes prove
nant de la vente recente des equipements et outils de
I' entreprise Sylva seraient affecll~es au projet. Mais
c'etait encore insuffisant, et Ja population ctait invitee
aparticiper financierement au projet.

Les residants de Saint-Nazaire repondirent tres
favorablement, car un mois plus tard, Ie 28 decembre
1978, Ie president du comite de financement, Clement
Fillion, ecrivait :

Le geste que vous avez pose en souscrivanl prouve
que Ie developpement de notre muoicipalik ne VOliS

laisse pas indifferents. Sachez bien que nous I'appre
cioos all plus haul point et que nous en sommes
recOlmaissants au nom de la municipalite 152

Quelques mois plus t6t, Ie 7 aout 1978, Ie conseil
municipal avait manifeste son soutien tangible au pro
jet en accordant par voie de resolution une subvention
de 1 000 $ pour sa realisation. Lors de cette seance,
lcs conseillers avaient adopte une resolution recom
mandant que la future salle ait la permission de vendre
des boissons alcooliques.

Le Centre communautaire de Saint-Nazaire etait
finalement inaugure Ie 8 octobre 1978 et il est devenu,
avec Ie temps, Ie temoin des grands moments de notre
vie communautaire.

REQUETE DU 20 MARS 1979

Messieurs les Cornmissaires,

Les rnernbres du conseil d'adrninistration de l'Association
pour Ie developpe01ent de Saint-Nazaire Inc. estimenL sin
ceremcnt qu'une reponse favorable de volre part scjustifie
par les raisons suivantes :

II n'existe actuellement aUCtll1 detentcur des perrnis qUI fait
I'objet de la presente demande dans la municipalite de Sainl
Nazaire. L'emission des perrnis demandes ne provoquera
aucune concurrence. La presente dernande est donc falte
dans Ie but d'uLilite et d'interel public. On vise sirnplement
acombler une grave lacune au sein de notre collectivite.

La municipalite ne compte aucun endroit public ou " est
perrnis de se restaurer. L'existence eventuelle d 'un elablisse
ment de ce genre ne constituera cerlainement pas un luxe.

Les gens de Saint-Nazaire qui desirent avoir acces aun debit
de boisson doivent parcourir un minimum de 8 a 10 milles
pour se rendre dans une dcs municipalites voisines.

Si ce genre dc pcmlis dcmande existait actuellcment dans la
municipalile de Saint-Nazaire, nous ne ferions pas la prc
sentc dernande.

Une roule intercornte, la route 216 Est, recemment amelio
ree, passe sur Ie territoire de Saint-Nazaire, dans Ie centre du
village.

Saint-Nazaire, acause de sa situation geographique particu
here, constitue un site de villegiature attrayant pour les
estivants. C'est ainsl que la population de Ja municipaitte
double it. certaines periodes de I'annee, surtout a cause de
l'exlstence des chalets.

L'cmission des perrnis demandes provoquerait a toute fin
pratique la disparition des debits de boisson clandeslins qui
peuvenl e>.ister dans la municipalile.

Les taxes decoulanl dc la vcntc des boissons alcooliques aJnsi
que la taxe sur les repas entra1'neront des rcvcnus addition
nels pour Ic gouvernemcnt.

Le conseil municipal, conscicnt des seneuses lacunes qui exis
tent presentement en ce domaine, a donne un appui sans
reserve et unanime accl(e demande.

La populalion de Saint-Nazaire, apres consultalion, est plei
nement d'accord avec la presente demande.

litl/1' 'fln ..<? .~.~(--, "
---~-~-------_._----~~~~



LES BENEVOLES ACTUELS

IRE F( RMATI N

Assis .. Jacinthe Bruneau et Rene Blais;
deboul .. Pauline Morin, Leonard Morin,

Louisette Roy, Marcel Senecal el Cecile Audel

I:QUF.)

Robert Motard, Diane C6te. Jacinth Bruneau,
Yola e utu et Rene Blais.

II n'existe allcune salle de reception dans la municipalitc de
Saint-Nalaire pouvant aecommoder la population pour di
verses activiles a caractere social commc receptions de
mariage, banquets, anniversaires, etc. Les gens de Saint
Nazaire sont actuellement dependants de ce qui exisle ailletlrs
pour ces differents services.

Comptant sur volre bonne attention, dans I'attente d'une
reponse favorable, nous vous prions, Messieurs les COtn
missaires, d'acccpter I'expression de nos sentiments les
meilleurs.

Le conseil d'administration par:

Claude Lachance, president I~J

Clement Fillion, secretaire-tresorier.

BIBLIOTHEQllE MUNICIPALE

Un des plus grands amis des livres de notre pa
roisse fut probablement Maurice Audet, veritable
autodidacte, fils du plus jeune maire de notre munici
palite, Alfred Audet. Panni les autres bibliophiles
reconnus, mentionnons Emile Lachance et Rene Blais.

Cependant, tout comme pour la pratique des sports,
l'acces aux livres pour ceux qui desiraient enrichir leurs
connaissances demeura extremement limite pendant
longtemps. Le 7 mai 1979, I'adoption du reglement
nO 53 allait permettre aux nombreux lecteurs de notre
conununaute d' avoir acces aune bibliotheque munici
pale par I'entremise de la Bibliotheque centrale de pret
de la region de Quebec.

Toutefois, un an plus tmd, Ie dossier n 'avait guere
evolue. C'est pourquoi, Ie 2 juin 1980, Ie conseil mu
nicipal adoptait une resolution qui demandait a la
Bibliotheque centrale de pret de faire diligence pour
que les residants de notre municipali te puissent enfin
se prevaloir de ce service. Six mois plus tard, Ie 5 jan
vier 1981, un avis de motion qui prevoyait la contribution
par personne etait adopte. Lors de la meme seance,
Robert Motard dait nomme representant de la muni
cipalite aupres de la BCP-RQ.

La nouvelle bibliotheque municipale devait fina1e
mentetreinaugureeIe 19juillet 1981. Lesconseillers
municipaux profiterent de I' occasion pour souligner Ie
75" anniversaire de la municipalite,

Pierre- Yves Vachon
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NOTREHLM

Le 25 novembre 1990, en presence du ministre
Pierre Blais, notre municipalite procedait aI'inaugu
ration officielle de son HLM. Acette occasion, Ie
president du conseiJ d 'administration, Bertrand Fillion,
resuma les grandes etapes qui avaient mene ala con
cretisation de 1a Villa Belle Vue.

II rappela comment les premieres demarches pour
l'obtention du projet remontaient a1975. Le 5 mai, Ie
conseil municipal avait adopte aI'unanimite une reso
lution demandant a1a Societe d 'habitation du Quebec
de proceder a la construction d'un HLM. La SHQ
avait adresse un accuse de reception sans dormer suite
a1a demande.
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Au cours des annees suivantes, en depit de de

mandes reiterees, Ie conseil municipal de Saint-Nazaire

voyait, avec une certaine frustration, les autres muni

cipalites de la region se doter d'un HLM pendant que

son dossier semblait avoir de relegue aux oubliettes.

Les conseillers avaient pratiquement desespere de

voir un HLM a Saint-Nazaire lorsqu'un beau jour de

juin 1984, pres de dix ans plus tard, Ie depute de

Bellechasse, Claude Lachance, reactiva Ie dossier qui

« trainait dans le tiroir numero 13 »,

Ce jour-la, il annonc;a que notre paroisse avait ete

retenue dans la planification 1984-1985 de la SHQ pour

la construction d 'un edifice a10gements destine aux

personnes retraitees. Quelques mois plus tard, Ie

14 octobre 1984, Ie ministre de I'Habitation, Guy Tar

dif, confirma la bonne nouvelle. Toutefois, Ie consed

municipal etait Join de se douter que des embGches

importantes allaient encore se dresser sur son che

nun.

Le premier obstacle concernait Ie choix d'un ter

rain adequat dans Ie village, Comme notre paroisse

ne possedait pas de reseau d'egouts, il fallait trouver

un terrain qui reponde aux normes du ministere de

l'Environnement pour Ie traitement des eaux usees.

Apres plusieurs mois de discussions et de tergi

versations mettant a rude epreuve la patience du charge

de projet, Maxime Fortier, dans ses contacts avec les

gens du ministere de I'Environnement, un terrain ap

partenant aJean-Charles St-Louis fut finalement retenu

et accepte comme site du futur HLM de Saint
Nazaire 154.

C'etait Ie 20 juillet 1988. Deux annees s'etaient

ecoulees depuis que Claude Lachance avait relance

Ie projet. Manifestement, Ie HLM de Saint-Nazaire

etait devenu un projet a long terme. Le 5 aout 1988,

une demande de soumissions publiques etait enfin pu

bliee pour la construction d 'un immeuble de

onze logements. Le 25 aout suivant, cinq entrepre
neurs avalent soumissionne aI'appel d'offres. La firme

Habitation Garoy inc. de Beauport fut retenue cornroe

la plus basse soumissionnaire.

Les elus municipaux pouvaient pousser un soupir

de soulagement et dire « mission accomplie ». Ce

pendant, au meme moment, ils apprenaient avec

consternation que Ie projet etait remis en question a la

suite de pressions politiques.

Le projet qui avait demande tant d'annees d'ef

forts etait-i:! voue a I'echec au moment OU il etait sur Ie

point de Sf concretiser? Quelques jours plus tard,

par voie die resolution, la deputee de Bellechasse,

Louise Begin, fut informee que Ie conseil municipal

tenait « fermement ace que la construction du HLM

projete Soil entreprise dans les prochains jours») 155.

Lors die la meme reunion, Ie conseil municipal

adopta une JIlouvelle resolution, et une requete fut adres

see au lieutenant-gouverneur de la province de Quebec

en vue de la creation d 'un office municipal d 'habita

tion. Jacqueline Bisson, Bertrand Fillion et Jocelyn

Fillion fure;nt mandates comme membres proviso ires

de la corporation.

Un nouveau projet fut finalement monte et de nou

veaux appels d'offres furent publies Ie 13 fevrier 1989.

Le projet, remanie, comprenait six logements au lieu

de onze. Les nouvelles soumissions furent ouvertes

Ie 9 mars 1989 et la firme R. X. Construction inc., de

Saint-Eugene, fut retenue en raison de sa plus basse

soumission. Le 23 mai, les travaux debutaient enfin

et Ie HLM de Saint-Nazaire accueillait ses deux pre

miers 10cataires, Leon Jolin et Rosa Kelly, it la fin du

mois de novembre. D'apres Ie temoignage de Claude

Lachance, Jocelyn Fillion joua un role particu1ierement

actif dans Ie suivi des travaux.

GESTION DES EGOUTS MUNICIPAUX

II faut remonter au debut des annees 1960, plus

precisement Ie 5 juin 1961, avant de retrouver dans

les archives municipales les premieres mentions ecri

tes au sujel. de la gestion des egouts municipaux :

ProPOSI~ par Ies conseillers et resolu que celte munici
palite demande aI'Unite sanitaire du comte d'envoyer
un inspecteur afin de renseigner Ja corporation sur les
moyem; aprendre pour regler les probJemes des egouts
du village el si possible, estimer Ie cout des travaux,
etc. 156.

Deux mois plus tard, Ie 7 aou! 1961, nous perce-

vons la meme volonte d'aller de l'avant :

ProPOSI~ par les conseillers municipaux et resolu que Ie
secretaire-tresorier soit autorise aengager s'il y a lieu
un ingenieur professionnel pour faire \'eslime, les plans
et devis des egouts necessaires au village de Saint
NazairE: 157.
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Sans doute pour des raisons de cout, la bonne vo
lonte des conseillers etait appelee asubir un flechis
sement et c'est probablement ce qui explique que Ie
dossier fut relegue aux oubliettes pendant quelques
annees. Le probh~me demeurait toutefois entier
comme l'indique uneresolution adoptee Ie 2 avril 1962 :

Propose par les conseiJlers et resolu que M. Emilien
Pelchat soit invite de venir discuter avec les conseillers
municipaux de sa demande d'amelioration des egouts
du village ala prochaine assemblee generalel58

.

Le probteme resultait du fait que faute de dever
sement controte, les egouts du village contaminaient
Ie terrain ou les animaux d'Emilien Pelchat paturaient.
La municipalite faisait face aun probleme d'hygiene,
qui reclamait une solution a la mesure des moyens
financiers des quelques dizaines de contribuables im
pliques.

Un mois plus tard, Ie 7 mai 1962, Ie conseil muni
cipal adoptait une premiere serie de resolutions qui
avait pour objectif d'apporter quelques correctifs ele
mentaires a un probleme qui perdurait depuis trop
longtemps. En matiere de gestion des egouts domes
tiques, cette seance marquait un toumant dans Ie
dossier:

Attendu que les fosses du village de Saint-Nazaire sonl
pour la plupart detecrueux et trop peu profonds et que
les calveltes sont aussi defecrueuses, cassees et trap
petites;

Attendu aussi que Ie village n'a pas les moyens de
creuser ces fosses et faire ces calveltes aux frais en
tiers du village;

I1 est propose et resolu par les conseillers municipaux
qu 'une demande soit faite au plus tot possible au mi
nistere des Travaux publics afin d'obtenir au moins
J 000 dollars pour faire executer ces travaux.

Attendu qu'il y a un probleme d'egout et qu'il est ur
gent que ce probleme soit regIe au meilleur marche
possible et au plus tot possible;

Atlendu que chaque proprietaire est oblige de con
duire ses dechets, egouts, etc. ;

11 est propose et resolu par les conseiJlers que chaque
proprietaire du viJlage soit averti par Jettre, de main a
main, de voir afaire un puisard suivant les reconunan
dations et devis du bureau sanitaire et de Ie vider ou
faire vider chaque annee au mains, que ces lravaux
soient faits d'ici au 15 juin 1962.

Apres cette date, la corporation verra afaire executer
ses ordres chez ceux qui n'auront pas satisfait a cette
regie aux frais et depens du proprietaire 159

C'est par t'entremise de travaux d'hiver visant a
contrer Ie chomage que la municipalite allait etre en
mesure, quelques mois plus tard, de donner suite ala
resolution du 15 juin. La resolution du 16 novembre
1962 enterinait la conclusion d'un accord avec Emi
lien Pelchat pour I 'achat d'une servitude d'ecoulement
des eaux sur son terrain au cout symbolique de un
dollar.

Le cout des travaux anticipes etait estime a
5 700 $ et il etait prevu que tout Ie travail se ferait
manuellement. Parailleurs, une entente ratifiee Ie 7 jan
vier 1963 stipulait que la corporation municipale
s'engageait a entretenir une cloture de chaque cote
du fosse qui traverserait Ie telTain d'Emilien Pelchat
et a laisser quatre passages de dix pieds de longueur
pour Ie chepteI\aitier.

Les travaux executes au cours de ces annees ne
resisteraient pas aux nonnes environnementales mo
demes, mais ils n'en constituaient pas moins un progres
notable au regard des limites extremement modestes
des contribuables de I'epoque. Par ailleurs, la gestion
des eaux residuelles commenc;ait afa ire I'objet d'un
debat public.

Le conseil municipal avait amorce Ie processus
d'une longue reflexion. Le 14 novembre 1967, les in
genieurs-conseils Beaulieu, Poulin, Robitaille et
assocjes faisaient parvenir au maire du temps, Daniel
Corriveau, une etude preliminaire devant mener a\'ins
tallation d'un reseau d'egouts et d'aqueduc dans notre
municipalite.

Douze ans plus tard, la meme finne rappliquait
avec une mise it jour de cette etude.

LE BOULEVARD EMILE-LACHANCE

ET L' ASSAINISSEMENT DES EAUX

Trois decennies allaient s'ecouler avant que Ie
projet d'assainissement des eaux usees de notre mu
nicipalite se concretise finalement. Comme I' indique
Ia resolution 53-2000, les travaux allaient etre en par
tie lies aI'elargissement et ala renovation du boulevard
Emile-Lachance:
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Ghyslaine Cote-Belanger,
mairesse de Sainl-Nazaire de 1993 G...

Considerant gue Ie ministere des Transports du Que

bec desire realiser la refection de la route 216 dans les

Iimites de la municipalite de Saint-Nazaire ;

Considerant que la municipalite de Saint-Nazaire desire

realiser certains ouvrages municipaux, principalement

dans Ie cadre d 'assainissement des eaux ;

Considerant qu' il serai! avantageux que ces travaux

soient coordonnes par la municipalite de Saint-Nazaire ;

II est propose par Denis Tanguay, seconde par Simon

Brochu et unanimement resolu gue demande soit faite

au ministere des Transports du Quebec pour que la

municipalile prenne la maitrise d 'ceuvre des (ravaux et

gu'un protocole d'en(eote etablisse les respoosabili·

tes de chacun des intervenants en ce sens.

Le 11 mars 1999, Ie conseil municipal de Saint
Nazaire adoptait 1a resolution 41-99 qui mandatait la

firrne Roche pour realiser l'etude pre1iminaire, les plans
et devis en vue de !'implantation d'un reseau d'egouts

et d'un systeme de traitement des eaux usees. 1\ avait

faUu des mois, voire des annees de planification pour
concretiser une entreprise de cetle envergure, dont Ie
cout etait estime apres de 3 000 000 $.

Le 13 aout 200 I, « la premiere pelletee de terre»

allilonyait Ie debut des travaux et la firrne TGC de
Sherbrooke entreprenait finalement les longs travaux

qui allaient se poursuivre tout au long de l'automne

pour finalement se terminer au printemps de 2002.
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LES LOISIRS

Nous sommes souvent enclins apenser que nos
grands-parents etaient trop occupes a trimer dur du
matin au soir pour trouver quelque temps aconsacrer
aux loisirs. Une telle perception est probablement ren
forcee par Ie souvenir des discours religieux de
I'epoque, qui condamnaient les activites jugees frivo
Jes ou susceptibles d'offenser la morale officielle.

Pourtant, plusieurs sources orales ou ecrites nous
rappellent que nos ancetres savaient se distTaire de la
monotonie du quotidien. Sans doute pressentaient-ils
d'instinct que Ies loisirs sont indispensables aun bon
equilibre mental. Par ail leurs, peuH~tre plus que de
nos jours, les loisirs se vivaient aI' exterieur, au grand
air :

Nalls ferons un concours entre attelage de chiens, di
manehe apres-midi, a2 heUl-es, s'il fait beau. Les concur
rents me douneront leur nom lundi el mercredi, pas
apres. L'ilinerairesera lesuivant: depart devanl I'eglise,
vel'S Ie 4, par la route conduisant au 3, par la rou te du 3
ct fin au point de depal1. Je laisse la prudence de cha
cun de conduire son altelage ala victoire 160,

Ces notes du cahier de prones du 20 fevrier 1938
nous apprennent que des concours de course de chiens
furent organises dans notre paroisse bien avant que
Femand Pelchat et Franyois Beaudoin s'interessent

de nouveau acette activite de plein air il ya quelques
annees, Nous ignorons si la course se deroula pen
dant plusiems annees, mais un an plus tard, Ie dimanche
19 fevrier 1939, la temperature devait etre execrable,
car Ie cure Robert Gauthier faisait Ie commentaire
suivant : « La course est remise a une temperature
plus favorable 161, »

Un mois plus tot, Ie 22 janvier 1939, alors que Ie
pays vivait son demier hiver de paix pour de tongues
et exigeantes annees, Ie cure Gauthier ecrivait dans
son cahier de prones : « Nous sommes dans Ie temps
du camaval. Un chretien, meme dans ses amuse
ments, doit tenir compte du temps qui fuit Un fleuve
rapide dont les eaux se precipitent dans l'ocean de
l' etemite 162, »

Ces commentaires nous indiquent que Ie pasteur
du temps percevait souvent les loisirs com me des ac
tivites frivoles, susceptibles de detoumer ses brebis
du droit chemin. La danse ctait Ie passe-temps Ie plus
decrie et, frequemment, nos cures revenaient a la
charge contre cette activite peryue comme l'anticham

bre de l'enfer.

Pour contrer Ies trop populaires rigodons, et peut
etTe aussi l'apres-rigodon, Ie gardien des bonnes mreurs
se faisait tantot menayant, tantot sarcastique :

Au milieu des annees 60,
Ie sporl de 1a motoneige

connalt une grande
popu1arite iT Saint

Nazaire, mais il sera
rapidement supp1ante

ll.'J.r Ie baUon-ba1ai,
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31 )VJLLET 1921 : « Mettre les parents en garde.
CompteI' les allees et venues de leurs jeunes gens,
jeunes tilles, amusements, compagnons, sorties,je vous
demande de m'avertir 163. »

23 FEVRIER 1936 : « On ne peut pas offrir une danse
en expiation des fautes de sa propre vie. On ne peut
pas dire: "Mon Dieu, je vous offre ce rigodon pour
expier mes peCheS"J64. »

Deux decennies plus tard, nos gens faisaient tou
joms aleur tete et Ie jour de la Saint-Valentin 1954, Ie
cure Eugene Gagnon rappelait du haut de la chaire :

Quelques ehretiens profitent du jour du dimanche pour
s'amtlser et faire des frequentations mauvaises. II ar

rive souvent que Ie dimanche serve aces mauvaises
fins. Respectons Ie jour du Seigneur 165

Quelques mois plus tard, I'abbe Gagnon aooom;ait
toutefois une activite plus familiale et moins suscepti
ble de faire des vagues :

Vues animees : 2 h 30,7 h J5 et 9 heures. Le diner sera
servi au presbytere. M. Ie mairt et sa douce et MM. les

marguilliers et leur douce vous representeront ace di
ner 1M

Nous ignorons si les marguilIiers du temps, Joseph
(Thorn) Jolin, Eugene Marceau et Alyre Fillion etaient
de meme allegeance politique et si Ie rnaire Arthur
Lachance et son epouse, Laura Labrecque, qui devait
deceder un an plus tard, apprecierent Ie repas qui leur
fut servi acette occasion. Mais nous pouvons presu
meI' que la conversation porta un moment sur Ie
prochain depart du cure Gagnon qui alIait nous quitter Ie
]4 aofit pour la paroisse de Sainte-Julie de Laurierville.

Quelques annees plus tard, Ie 15 rnai 1960, I' abbe
Jean Quirion, toujours du haut de la chaire, annonc,:ait
une autre activite familia Ie :

Commeje vous l'ai deja annonce, il y aura Ie 12juin

prochain une soiree organisee pour la fabrique et Ie
Cercle de Fennieres de notre paroisse. Les billets de
tirage seront mis en vente des cette sernaine. Des ca
deaux de valeur ont deja ete donnes et d'autres cadeaux
seront donnes sans doute 167.

An'en pas douter, aune epoque OU la grande ma
jorite de nos gens assistait enCOre a la messe du
dimanche, la chaire du predicateur constituait un en
droit priviJegie pour publiciser une activite paroissiale.
Le 5 juin, Ie jovial cure d 'origine beauceronne, dont 1a
physionomie rappelait celle de l'acteur americain Ro-

bert Young - de la serie americaine Papa a raison
-, annonc,:ait ases ouailles que Ie dimanche suivanl
serait jour de gala dans la petite salle du couvent :

Preparez-vous avenir nombreux. Ce sera tres interes
sant. On fera probablemeot deux representations, la

premiere dans l'apres-midi pour les enfants et la se
wnde Ie soil' pour les adultes. Nous com pions sur
volre presence a tous 168.

L'activ.tte du 12 juin, probablement animee par
Roch-Emile Dugal, connut un franc succes. Le 26 juin,
Ie cure Quirion aooooyait que les recettes s'elevaienl
a 300 $, somme considerable pour l'epoque. Peut
etre un premier indice que la ferveur religieuse de nos
gens commenyait a marquer Ie pas, Ie pasteur en
chainait sans grand lien: « N'oublions pas qu'il y a
pecht mortel amanquer Ie dimanche sans avoir une
raison grave 169. »

Sur Ie plan des loisirs, les annees 1960 seraient
celles de nombreux changements. Les jeunes nes du
baby-boom d'apres-guerre, qui n'avaient pas connu
les difficiles annees de la crise economique et ses
multiples privations, revendiquerent des 101sirs plus
structures, plus modemes. Malgre tout, certaines ac
tivites tradilionnelles allaient demeurer, pour un temps,
tres populaires. En hiveI', par exemple, la glissade etait
encore tres prisee.

LA GLISSADE DANS LA COTE ..\. ROMEO

Pendant longtemps, la cote du 4" Rang Nord fut
Ie rendez-vous des jeunes, qui s'en donnaient acceur



joie en toboggan, ell traineau, et meme en skis, sur
nne neige durcie parfois comme de la glace. Le re
gistre des sepultures de Saint-Malachie nous apprend
d'ail1eurs que Ie jeune Georges Lachance, fils de Pierre
Lachance et d'Adele Chabot, dec6da Ie 17 avril 1898
des suites d'un accident survenu dans cette cote.

Le danger que representait la glissade en traineau
dans les chemins publics fut un des sujets portes a la
table du conseil municipal Ie 12 decembre 1938 :

Propose par M. Gedeon Lachance, seconde par
M. Amedee Bourget, qu' une demande soit [aite atous
parents consciencieux d'arreter les glisseux dans les
chemins municipaux all sinon une amende sera impo
see aux parents achaque infraction 170.

Malgre les nombreuses interdictions du cOllseil
municipal, ce loisir demeura populaire j usque vers Ie
milieu des annees 1960. Signe des temps, on remon
tait la cote chez Romeo Fillion en ecoutant un air
populaire du palma res sur Ie petit transistorJ7J demier
cri. Les plus ages, main dans la main, ecbangeaient
un baiser furtif avec un premier amour. Pour ces chan
ceux, la cote se remontait beaucoup plus allegrement.
Charles Aznavour chantait a I'epoque Ilfaut savoir,
mais allez savoir pourquoi cette epoque si romanes
que a disparu.

LE BALLON-BALAJ

En ce temps-la, les jeunes commenvaient aprati
quer un sport tout neuf promis aun bel avenir dans

Michel Marceau, Roland Pelchat et Aud!le Marceau

notre paroisse : Ie ballon-balai aussi appele ballon sur
glace. Pour ces adeptes enthousiastes qui n'avaient
jamais eu la chance de pratiquer Ie hockey, faute d'in
frastructure adequate aSaint-Nazaire, Ie nouveaujeu
sur glace devint rapidement un palliatif fort populaire.

De modestes debuts

Les debuts furent modestes. Les jeunes se con
tentaient de jouer dans les rues, leur montee a
I'emporte-piece etant parfois interrompue par Ie pas
sage d' une automobile. Et la partie reprenait de plus
belle: « 11 dejoue, lance et compte!» II n'etait pas
rare que ces matchs improvises se terminent autour
de minuit. Les etudes s'en ressentaient peut-etre un
peu, mais qu'importe. II sera it toujours temps d'ap
prendre acompter. A ce moment, ['important, c'etait
d'apprendre acompter. .. des buts.

Progressivement, les jeunes sportifs devinrent plus
exigeants. Un beau dimanche, un premier match fut
organise sur Ie lac Jolin. C'etait Ie bonheur complet,
Ie vide total. Le ballon-balai etait si populaire qu'on
jouait des heures et des heures, sans se lasser, avec
un equipement de fortune.

Et puis unjour, une premiere rencontre fut organi
see contre une equipe beaucoup plus experimentee,
celie de Saint-Malachie.

Cette premiere experience s'avera decevante, car
les notres, en plus de posseder un equipement impro
vise, n'avaient jamais mis les pieds sur une veritable
patinoire. Evidemment, ils connurent la defaite, mais
ils apprirent vite et ne tarderent pas adevenir des ad
versa ires redoutables. Un autre jour, ce fut la premiere
victoire contre Saint-Malachie, puis Ie premier tour
noi. Cette equipe ne serait plus jamais dans Ie coup.

Pendant une decennie et plus, les exploits furent
si nombreux qu'il faudrait un livre pour raconter cette
epoque de nos Glorieux. Lors de la saison 1969-1970,
notre equipe remporta Ie tournoi provincial de Saint-Da
mien. Le precieux trophee disparut malheureusement
en fumee lorsque la residence de Guy Fillion fut in
cendiee quelques mois plus tard. Guy fut a la fois
membre et entralneur de 1'equipe pendant un certain
temps. Illui arrivait parfois d'etre absorbe par lejeu
au point d'oublier d'effectuer ses changements de Ii
gne.



Notre equipe de ballon-balai signa un de ses plus
grands exploits lorsqu'elle remporta un toumoi pro
vincial aMontmagny en 1971, alors que pas moins de
124 equipes etaient en lice. Un exploi t d' autant plus
remarquable que l'equipe ne comptait ce jour-lit que
septjoueurs. Aune autre occasion, notre equipe rem
porta deux toumois dans la meme joumee : Ie premier
aSaint-Malachie et Ie second aSaint-Cyprien.

Lors d'une finale aSaint-Luc, il ne fa Ilu t pas moins
de trois ou quatre supptementaires pour departager un
vainqueur. Pour essayer de destabiliser les jeunes
joueurs de Saint-Nazaire, l'equipe adverse, plus agee,
leur rappelait qu' ils avaient de l'ecole Ie lendemain et
que c'etait pent-etre Ie temps de songer aaller se cou
cher.

D'apres Michel Marceau, I'equipe atteignit sa
pleine maturite vel's Ie debut des annees 1970. Au
cours de l'une de ces saisons, les Del-Bar rem porte-

rent pas moins de trente trophees individuels. Michel
rappelait allssi que Ie nom de I'equipe avait ete impro
vise autour du theme du bar et de ses plaisirs de
jeunesse. II avait lui-meme confectionne l'ecusson
qui allait passer aI' histoirei72 .

Les joueurs

C'est 81utour des petits-fils d'Omer Marceau que
se fonna Ie noyau de l'equipe. L'ancien organisateur
bleu aurait surement ete fier de voir ses petits-fils fran
chiI' la ligne rouge aussi aUegrement. Outre Aurele
Marceau, un des fils de la grande famille Marceau,
signalons Jacques Marceau, fils d 'Eugene. Vif et i01
previsible, Ie jeune homme devenait sur la glace un
veritable prestidigitateur. Son frere Gilles se signalait
egalement par son intensite et son desir de vaincre.
Julien Marceau, frere de Gilles et de Jacques, fit lui
aussi paliie de I'equipe.

Les De/-Bar lars d 'un tournai organise par /e Carnaval de Quebec

(I



Cette volonte de vaincre

Les succes a long terme de l'equipe allaient indis

cutablement revenir aux fils de Leonidas Marceau:

Aurele, Michel et Conrad. II est difficile de percer les

secrets de Michel, Ie champion marqueur, mais en

enlrevue, il acceptait de nous decrire les sources de

sa grande motivation:

Lorsque nous avons commence ajouer sur la petite
patinoire de Sainl-Nazaire, nous etions si nombreux
sur la glace qu'il etail difficile d'avoir Ie ballon. Aussi,
lorsque je I 'avais, je m'arrangeais pour ne pas Ie per
dre P3

Celui qui etait appele adevenir un des meilleurs
sinon Ie meilleur joueur de 1'histoire de notre equipe,
nous racontait encore:

Nous avions la veritable passion du jeu, perdre Clait
intolerable . .Ie m'entraj'nais meme l'ete pendanl des
heures el des heures. J 'en elais arri ve apOLlvoir lancer
d'une seule main, ce qui confondait souvenll'equipe
adverse l14

.

Yvette Pelchat (M",e Leonidas Marceau) suppor

tait I'equipe avec ardeur. L'ancienne enseignante, qui

allait etre lourdement eprouvee par la mort prematu

ree de son mari, Ie 4 septembre 1967, aI'age de 56 ans,

et les deces tragiques de ses fils Patrick et Raymond,

Ie [6 juillet 1972, voyait ace que ['equipe des Del-Bar

se ressource en energie en les approvisionnant avec

des oranges et des tablettes de chocolat.

La popularite du ballon-balai etait si grande qu'il

sembla un moment qu'elle supplanterait, dans notre

region, notre sport national. Les Jean Beliveau, les

Henri Richard, les Guy Lapointe, les Guy Lafleur, les

Bobby Orr n'en gardaient pas moins leur force d'at

traction et servaient d'inspiration anos joueurs, qui

pratiquaient un sport si apparente. La Soiree du hoc
key, c'etait un peu Ie cours magistral.

Guy Marceau, fils d'Herve Marceau et de Jean

nette Bruneau, etait un autre joueur spectaculaire de

la grande famille Marceau. Veritable pilier de l'equipe,

il etait, avec ses cousins Michel et Aurele, un des

joueurs attitres dans les moments decisifs. II lui arriva

unjour de compter malgre lui un but important, mais

combien douloureux, lorsqu 'un tir au but de son cou

sin Michel devia sur son visage.

Chez certains, Ie besoin de jouer etait si intense
qu'ils ne se contentaient pas de jouer pour l'equipe de
Saint-Nazaire. Michel se fit al'occasion «agent Ii
bre ) pour plusieurs equipes, notamment dans [a region
de Saint-Hyacinthe et de Montreal. II s'agissait sou
vent d' experiences decevantes, car nos joueurs ne se
sentaient pas suffisamment supportes par leurs equi
piers improvises. Lors de ces saisons, Micheljouait
jusqu'a cinq soirs par semaine ; au printemps, iI avait
perdu une trentaine de livres.

Tout comme Ie hockey, Ie ballon-balai etait un sport
de contact, un sport extremement viri!. Aussi, les ba
garres physiques n 'etaient pas rares. II s'agissait d'un
ecuei[ que l'equipe de Saint-Nazaire devait eviter, car
les punitions devenaient d'autant plus dommageabJes
que nos joueurs se presentaient souvent avec une for
mation reduite. La mise au rancart d'un joueur cle
pouvait etre fatale. II fallait, en principe, garder Ie
contr61e de ses emotions el resister a la provocation.

Michel Marceau se rappelait encore un de ses
buts les plus memorables. II avait eu un tir, Ie ballon
avait rebondi contre la tige verticale du but pour reve
nir vers lui et, cette fois, il avait dejoue Ie gardien
adverse. Certains moments etaient spectaculaires. Un
jour, Conrad Marceau avait eu un tir si puissant que Ie
ballon avait entraine Ie joueur adverse contre la bande.

Michel se rememorait aussi Ie jour OU il avait un
peu trop rete en apres-midi et etait arrive dans la cham
bre des joueurs dans un etat qui avait indispose ses
coequipiers. II n'en avait pas moins compte cinq buts
ce soir-la !

Meme si notre equipe remportait de multiples suc
ces, annee apres annee, elle rencontrait souvent des
difficultes aformer une equipe complete. D'une part,
Ie bassin de population de notre paroisse etait extre
mement reduit, d'autre part, l'usure du temps faisait
son ceuvre. Quelques-uns commen9aient a entrer sur
Ie marche du travail, souvent dans la region de Mon
treal, d'autres entreprenaient des etudes collegiales
ou universitaires. Certains vivaient leurs premiers
amours et la petite amie tolerait parfois mal d'etre lais
see seule ala maison de longues fins de semaine.

II arriva un moment ou les Del-Bar durent faire

du recrutement al'exterieur pour completer leur for
mation. Ces recrues etaient fieres de jouer pour une
equipe aussi prestigieuse, rnais ['intensile etaitmoindre.



Le sentiment d'appartenance aune petite communaute
manquait. Neanmoins, notre equipe de ballon-balai
connut encore jusque ve(s Ie debut des annees 1980
de nombreux succes.

Les autres joueurs

II est probable que tous les membres de la famille
Marceau evoluerent aun moment ou a un autre pour
les Del-Bar. Gerard Marceau fut egalement entrai
neur. Mais !'equipe comptait d'aut(es excellents
joueurs, notamment Fidel Fillion, solide joueur de de
fense, et Real Pelchat, un joueur aguerri. Dans les
buts, evoluerent Jean-Paul Fillion, Rejean Pelchat et
Roland Pelchat, tous d'excellents gardiens.

De tres bons joueurs provenant du milieu collegial
ou universitaire venaient occasionnellement renforcer
l'equipe, entre autres les freres Michel et Mario Corriveau
et Clement Fillion.

Les Alambics

Les succes des pionnie(s des Del-Bar ne laissaient
guere de chance aux plus jeunes, qui rongeaient leur
frein avant d'avoir la chance d'evolue( sur les patinoi
res de la region. Pour parer a cet inconvenient, l' abbe
Marcel Roberge avait eu 1'idee de former nne deuxieme
equipe. Nous ignorons comment l'homme d'Eglise
accueillit la suggestion de donner un nom aussi impe
nitent a la formation sportive qu'il desirait mettre sur
pied, mais deja la reJeve etalait ses couleurs. Ces ado
lescents a l'imagination debridee, un pMnomene
typique des annees 1970, annon~aient ainsi qu'ils de
siraient vivre des triomphes aussi enivrants que ceux
de leurs alnes d 'une dizaine d'annees.

Mais il y avait loin de la coupe aux levres et les
debuts allaient etre modestes. Sylvain Lachance ra
contait qu 'un jour, avec quelques jeunes de son age, il
avait ete decourage par l'attitude des residants d'une
paroisse de I' exterieur qui ne les supportaient pas suf
fisamment dans leur tentative de flnancement.
Frustres, les adolescents s'etaient departis des bou
gies qu'ils tentaient en vain de vendre en les jetant
dans la neige. Sylvain Lachance revoit encore l'abbe
Roberge ramassant les bougies, tentant par cet exem
pIe d'inspirer ases proteges un peu plus de tenacite.

Sylvain racontait une autre anecdote amusante.
Lors d'un tournoi aSaint-Damien, les jeunes joueurs,
qui avaient subi une dHaite creve-creur, s'et.aient de
foules co}].;:ctivement en cassant leur balai. Marcel
Roberge avait recueilli patiemment tous les batons
casses et ks avaient jetes devant les jeunes sportifs
pour leur £l.ire prendre conscience de leur manque de
discipline. II est difficile d' etablir jusqu 'a que1 point la
leyon porta fruit. D'apres Sylvain, Gerard Beaudoin,
par ailleum excellent joueur, al1ait demeurer « notre
champion des casseurs de balai ». Yvon Bolduc avait,
lui aussi, la reputation d'etre un tres bonjoueur.

LajeuJrle equipe, qui n'allait pas tarder as'aguer
rir, pouvai1t compter sur d'excel1ents gardiens de but.
Bernard et Jacques Bruneau, petit-fils du grand
Adelard, portaientdans leurs genes I'agilite de ce grand
draveur qui ne craignait pas de sauter de billot en billot.

Les Del-Bar et les Alambics realiserent finale
ment qu'ils avaient interet afusionner, car 1a nouvelle
formation continuait avoler de victoire en victoire. II
y avait bien de temps en temps une defaite difficile a
accepter, comme Ie jour ou notre equipe avait perdu
en troisieme supplementaire dans un prestigieux tour
noi du Camaval de Quebec, mais encore la, il s'agissait
d'une dHaite relative qui pouvait etre comparable a
ceHe de l'athlete qui obtient la medaille d'argent aux
Jeux olympiques.

Le ballon-balai feminin

Les fi Iles n 'allaient pas tarder a realiser que Ie
ballon-balai pouvait etre un sport amusant. Les sou
venirs de l'une de nos pionnieres, Helene Fil1ion,
demeurent toutefois vagues, car faute d'une ligue or
ganisee, 1a pratique de ce sport semble avoir ete
episodique. Peut-etre aussi que ces adolescentes ro
mantique:, etaient davantage attirees vers les salles
de danse, qui vivaient acette epoque leur age d'or.

En entrevue, Ie 3 mars 2002, Helene rappelait
comment el1e adorait ce"sport ou elle evoluait ala de
fense. EUe se souvenait d'avoir joue aSaint-Malachie
vers Ie miJlieu des annees 1960. Les jeunes filles avaient
emprunte les balais des gar90ns, qui evoluaient acette
epoque sous la commandite du restaurant de Guy Fillion
et sous Ie: nom de Chez Jeannot. Francine Marceau
et Christiane Pelchat figuraient parmi ces joueuses des
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es joueurs evoluant actu lIement pour
otre equipe de hockey boom sont :

avec Saint-Leon, une equipe de niveau regional. La
ligue comprend six equipes. Dans Ie but de mettre
toutes les chances de leur cote., nos porte-couleurs se
sont donne recemment un nouveau nom, synonyme
de succes et de prestige: les Del-Bar. Ace jour, I'ini
tiative semble avoir donne quelques resultats, puisque
nos hockeyeurs ont remporte un tournoi regional.

Le hockey feminin
Au debut des annees 1990, Karine Bruneau, fille

de Jacques, dernier entralneur des Del-Bar, devint la
pionniere du hockey feminin aSaint-Nazaire. Al'epo
que, elle n'avait que huit ans et evoluait avec une
equipe mixte. Son frere, Francis,jouait pour la meme
fonnation. Rebecca, la plus jeune de la fami lie, alJait
suivre Ie meme parcours.

Puis les filles rejoignirent l'equipe feminine de
Bellechasse, ce qui les amena aevoluer avec Nancy
et Valerie Bechard, fiUes de Raynald, natif de Saint
Nazaire. Pour les jeunes adolescentes, Ie hockey
constituait one excellente occasion de s' initier aux plai
sirs du voyage et leur sport favori les mena en
Gaspesie et meme au Nouveau-Brunswick.

premieres heures. Diane Lachance avait egalement
evolue dans cette equipe improvisee.

Interrogee le 5 fevrier 2002, Marjolaine Turgeon,
qui avait evolue vers 1973-1974 dans Ia formation fe
minine de Saint-Nazaire, n'avait que peu de souvenirs.
Elle racontait que requipe n'avait pas d'equipement
et empruntai tIes chandails des Del-Bar ainsi que leurs
espadrilles. Plus tard, Ie marchand Daniel Corriveau
avait commandite requipe et les fiUes portaient un
chandail orange et vert. Josee Tanguay, qui allait faire
carriere dans les Forces annees canadiennes, gardait
les buts. Sylvie et Marilyn Turgeon, sreurs de Marjo
laine, faisaient aussi partie de l'equipe. Louise
Beaudoin et Lise Bolduc auraient egalement joue avec
elles quelque temps.

Marjolaine avouait modestement que les succes
de son equipe etaient mitiges. Elles avaient toutefois
remporte un tournoi aSaint-Damien au cours duquel
Gemma COITiveau et elle-meme avaient compte Ie but
vainqueur en prolongation. Gemma etait une sportive
accomplie, et sa mere, Jeannette Roy, conserve en
core, trente ans plus tard, de nombreux trophees que
sa fiUe a remportes acelte epoque.

Le hockey boom

Depuis quelques annees, les jeunes sportifs de
Saint-Nazaire ont renoue avec Ie sport d 'equipe. Si Ie
ballon sur glace est tombe en desuetude, Ie hockey
boom attire suffisamment d'adeptes pour constituer,

Bruneau, Fraud
Filli n. Fredcri .
Fillion, Patrick;
Lahri, illes;

Fillion. 'ric;
Fillion, Nicolas;

bri I Gerald ;
teclerc, Yv s.

I" rangee, deuxieme d draite,
Karyne Bruneau aI 'epaque

au eI/e eva/uait pour /es Tiger
Cals de Saint-Anselme
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Le terrain de jeux

Dans notre paroisse, Ie terrain de jeux est Ie re
sultat des premiers succes de notre equipe de
ballon-balai. Le 18 octobre 1965, Ie conseil municipal
adopmit, aI'occasion d'un programme de travaux d'hi
ver, une resolution qui avait pour but de doter notre
municipalite d'un terrain de jeux :

Propose par M. Gerard Bolduc, seconde par M. Gerard
Marceau, que M. Daniel Corriveau, maire, el Philippe
Pelchat soient autorises aacquerir, pour Ie prix d'un
dollar aetre paye comptant pour et au nom de la Corpo
ration municipale de Saint-Nazaire, de M. Anselme Jolin
de Saint-Nazaire, comte de Dorchester, un terrain me
surant environ 150 pieds de longueur par 125 de largeur
detache du lot n° 33 appartenant aM. Anselme Jolin,
ce terrain servira de terrain de jeux et de patinoire. Que
I'acte de vente soit redige par M. Laval Langlois, no
taire de Sainte-Claire, comte de Dorchester 175.

Pendant quelques annees, la gestion du terrain de
jeux releva direetement du conseil municipal, selon une
resolution adoptee Ie 6 octobre 1969 :

Propose par M. Albert Tanguay, appuye par M. Roland
Bechard que Ie conseil municipal se charge de faire
entretenir it ses frais la patinoire 176.

Deux mois plus tard, Ie ler decembre 1969, la
municipalite engageait Alyre Lachance pour entrete
nir la patinoire au cours de l'hiver suivant. n etait
prevu que deux soirs de la semaine seraient reserves
aI'equipe de ballon-balai. Au cours de cette seance,
une autre resolution prevoyait la construction d 'un abri
de douze pieds sur seize pieds.

Au coms de la seance tenue Ie 2 fevrier 1970, Ie
conseil municipal analysa la possibilite de se doterd'une
assurance qui protegerait les jeunes frequenmnt la pa
tinoire :

Propose par M. Albert Tanguay, seconde par M. Roger
Beaudoin, que M. Albert Tanguay soit autorise de de
mander des renseignements aun courtier d' assurances
au sujet d'assurance-accident que la Corporation mu
nicipale se propose de prendre pour les paLineurs et
que Ie secretaire-tresorier soit autorise de prendre une
telle assurance au nom de la corporation municipale de
Saint-Nazaire177

Faute de ressources financieres suffisantes, il fal
lut des annl~es avant que notre terrain de jeux devienne
acceptable. Sans 1'apport occasionnel des differents
paliers de gouvernement, meme les amenagements de
base auraient ete impensables. C'est ainsi que Ie 5 oc
tobre 1970, il etait propose par Ie conseiller Albert
Tanguay, appuye par Ie conseiller Roland Bechard,
« qu'une demande soit faite amadame Claire Kirkland
Casgrain, rninistre du Tourisme, Chasse et Peche, afin
d'obtenir des subventions pour I'amelioration et l'en
tretien de la patinoire de la paroisse »118.

Le 13 aout 1979 marquait une autre empe dans
l'amenagement de notre terrain de jeux: Ie conseil
municipal ratifiait la decision d'acheter de Donat
Corriveau un terrain qui servirait ason agrandisse
ment, et ee, pour un montant de I 500 $. II etait
convenu que Ie comite des loisirs et la municipalite
defrayeraient conjointement la moitie du cout d 'ac
quisition.

Au fiI des annees, les ameliorations etaient cons
tantes. Au cours de I'ete 1984, d'importants travaux
furent entrepris pour niveler Ie terrain et pas moins de
1 500 pne"l1s furent instal1es pour retenir la terre sur
differents niveaux du site. Douze ans plus tard, Ie
28 juillet J. 996, la population etait conviee aI' inaugu
ration du chalet des sports.
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Annees Maires Secretaires-tresoriers Conseillers IDllnicipallX

1906 Praxede Laeroix Felix Laehance Augustin Audet

Pierre Goupil

Zephirin Roy

Joseph Lafontaine

Anselme Lacroix (en rcmplaeement de
Joseph La fontaine Ie 4 juin 1906)

Louis Tanguay fils

Joseph Blais

1907 Praxede Lacroix
Joseph BClanger

(seance du 13 mai 1907 :

cn remplaccment de

Praxede Lacroix

deced6 cn fouction)

Felix Lachance Pierre Goupil

Zephirin Roy

Louis Tanguay fils

Joseph Belanger
Onezime Pelchat (en remplacement

d 'Augustin Audct)

Joseph Blais

David Brochu (en remplacemeut de
Pierre Goupil, decede en fonction)

Cleophas Bruneau (en remplacement
d' Anselme Lacroix)

Octave Pelchat

Pierre Bechard

Joseph Plante

David Brochu

Onezime Pelchat

Joseph Pare

Felix Lachancc

Fel ix Lachance

Annand Lachance

(Anna Goupil, secrelaire adjointe)

Joseph Belanger

Joseph Belanger

1908 Oncsmle Pelchat

Joseph Blais

Louis Tanguay fils

David Brochu

----J Joseph Pare

Zephirin Roy
1----1------+------

1909

Jean Labrecque

Joseph Pare

David Brochu

OClave Pelchat

PietTe Bechard
Joseph Plante

Annand Lachancc

Annand LachaneeAlfred Audct

Alfrcd Audet

Joseph Belanger1910

~l

I

Nazaire Jolin

Anselme Corriveau
Joseph Plante

Pierre Bechard

Oclave Pelchal

_____L- J'-- -'-__J_e_a_nL_ab_r_e_c_q_ue _
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1912 Alfred Audet I Annand Lachance I Nazaire Jolin

Anselme Corriveau

Joseph Plante

Pierre Bechard

Octave Pelchat

Jean Labreque

1913 Alfred Audet Annand Lachance Georges Belanger

Anselme Corriveau Leon Corriveau

Nazaire Jolin

Edouard Gagnon

Ferdinand Bechard

Louis Fillion fils

1914 AnseJmc Corriveau Annand Lachance Honore Dupont

I-lector Pelchat

Georges Belanger

Edouard Gagnon

Leon Corriveau

Louis Fillion fils

Ferdinand Bechard

1915 Anselmc Corriveau I Armand Lachance Oct.ave Pelchat

Honore Duponl

Georges Belanger

Leon Jolin

Hector Pelehat

Joseph Fillion

Eusebe Bruneau

_I Ligouri Morin
-Im-if---A-ns-e-Im-e C-o-rr-iv-e-a-u--+---An-n-a-n-d-L-a-c-h-an-c-e- ---+ ----O-m-e-r-M-a-rc-c-a-u-----------·

Joseph Belanger

Octave Pelchat

Honore Dupont

Leon Jolin

Joseph Fillion

Eusebe Bruneau

Ligoun Morin

1917 Anselme Corriveau Annalld Lachance

Armand Lachance r

Theophile Corriveau

Arthur Jolin

Joseph Belanger

Alfred Audet

Theophile Jolin

Joseph Goupil
-----~------

Alfred Letourneau

Georges Belanger

Adelard Bruneau

Arthur Jolin

Alfred Audet

Theophile Jolin



[9J9 Anselme Corriveau

Theophile Corriveau

Armand Lachance Joseph Bruneau

Evangeliste Pelchat

Wellie Tanguay

Clermont Pelchat

Arthur Bechard

AdeJard Bruneau

Alfred Letourneau

Georges Belanger

192U Theophile Corriveau Armand Lachance Joseph Bmneau

Joseph Pelchat

Weihe Tanguay

Adelard Bruneau

Arthur Bechard

Evangeliste Tanguay

Clermont Pelchat

Ernest Tanguay

Alfred Audet

Ansclme Corriveau

Alfred Aube

Eugene Beaudoin

Edmond Gaulin

Armand LachanceTheophile Corriveau

Georges Belanger

1921

1922

Joseph Bruneau

Clermont Pelchat

Wei lie Tanguay

Arthur Pelchat

r
~ Joseph Pelchat

AdClard Bnmeau

Theophil-e-C-O-rr-i\-re-a-u---I-----A-rm-an-d-L-a-c-h-a-n-ce-----.-----C-j-erm-o-n-t-P-e-lc-h-a-t------,

Wellje Tanguay

Joseph Bruneau

Arthur Jolin

~
Joseph Pelchat

___---1___________ _ -II C_la_u_d_ia_sB_runeau

1923 Theophile Corriveau Armand Lachance Ernest Tanguay

Alfred Audet

Anselme Corriveau

Arthur Jolin

Joseph Pelchat

Claudias Bruneau_I_~~
J924 --l Georges Belanger Annand Lachanee

1925 Georges Belanger

Anselme Corriveau

(deuxieme mandaI)

Armand Lachance Theophile Corriveau

Alfred Aube

Louis Marceau

Arthur Bechard

Joseph Belanger fils

Edmond Gaulin

L
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1926 AnseJme Corriveau Annand Lachance Ernest Bechard

Louis Marceau

Joseph Bruneau

Alfred Aube

Joseph Bilodeau

Emile Blais

1927 Anselme Corriveau Arnland Lachance Emest Bechard

Georges Belanger

Joseph Bruneau

Arthur Jolin

Joseph Bilodeau

Emile Blais

1928 Anselme Corriveau Armand Lachance Arthur Lachance

Georges Belanger

Joseph Bruneau

Arthur Jolin

Joseph Pelchat

Theophile Jolin

1929 ..\nselme Corriveau Armand Lachance Arthur Lachance

Joseph Belanger pere

Joseph Bruneau

Adelard Bruneau

Joseph Pelchat

Theophile Jolin

1930 Anselme Coniveau Armand Lachance Clennont Pelehat

Joseph Belanger pere

I Joseph Bruneau

k~Ch,""
Adelard Bruneau

Adolphe Beaudoin

Emile Blais

1931 Anselme Con'iveau Clennont Pelchat

Georges Belanger Omer Marceau

Aime Fillion

Alfred Aube

A=,"d~
Adolphe Beaudoin

Emile Blais

1932 Georges Belanger Gedeon Lachance

Orner Marceau

AimeFillion

Alfred Aube

Hector Pelchat

J. Maurice Fillion

1933 Georges Belanger Annand Lachance Gedeon Lachance

Josepb Bmneau Narcisse Roy

Romeo Fillion

Actelard BnUleau

,;
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1941 Joseph Bruneau Emile Lachance Arthur Lachance

Wellie Tanguay

Clermont Pelchat Joscph Bolduc

Hcctor Pelcha[

Romeo Fillion

Emile Marceau

1942 Clermont Pelchat Emile Lachance Arthur Lachance

Wellie Tanguay

Joseph Bolduc

HeclOr Pelchat

Claudias Bruneau

Amedee Fillion

1943 Clermont Pelchat Emile Lachance Arthur Lachance

Anselme Blais

Joseph Bnmeau

Elzear Fillion

Claudias Bruneau

Amedee Fillion

1944 Clcmont Pelchat Emile Lachance Leo Belanger

Anselme Blais

Joseph Bruneau

Elzear Fillion

Anlonio Fillion

Nazaire Lachance

1945 Clermont Pelchat Emile Lachance Leo Belanger

Joseph Bruncau

Edmond Gaulin

Adelard Bruneau

Nazaire Lachance

1946 Clermont Pelchat Emile Lachance Joseph Jolin

Omer Corriveau

Joseph Bruneau

Edmond Gaulin

Adclard Bruneau

Lionel Fillion
(en remplacement d' Adelard Bnmeau)

Noel Roy

1947 Clermont Pelchat Emile Lachance Joseph Jolin

Ernest Jolin

Joseph Bruneau

Emile Marceau

Elzear Fillion

Noel Roy

1948 Clermont Pelchat Emile Lachance Louis Marccau

Ernest Jolin

Elzear Fillion

Emile Marceau

I I
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1949 Clennont Pelehat Emile Lachance

i ---- .,

1950 Clennon! Pelchat Emile Lachance

1
I

I1951 Clennont Pelchat Emde Lachanee

I
Arthur Lachance

Joseph Bruneau

Alyre Fillion

Louis Marceau

Ernest Tanguay

Antonio Fillion

Hector Pelchat

Joseph Fillion

Alyre Fillion

Romeo Fillion

Ernest Tanguay

Antonio Fillion

Hector Pelchat

Antoine Bolduc

Nazaire Audel

Romeo Fillion

Ernest Tanguay

Nazaire Audet

Anlonio Fillion

Antoine Boldue

J. Maurice Fillion

1952 Arthur Lachance Emile Lachance Antoine Bolduc

Athanase Morin

Nazaire Audet

Herve Marceau

Romeo Fillion

1. Maurice Fillion

1953 Arthur Lachance Emile Lachance Daniel Corriveau

Herve Marceau

Edmond Fillion

Athanase Morin

J. Maurice Fillion

Albert Drapeau

Emile LachanceArthur l.achanee Daniel Corriveau

Gerard Bolduc

Edmond Fillion

r Anselme Blais

,
~ Albert Drapeau

Gerard Aube

Arthur La;hance -E-m-j-Je-L-a-c-h-a-nc-e-----t-----A-n-se-J-m-e-B-l-a-is------- ----

'll Wp8ro~u
Gerard Bolduc

I

Leopold Lachance

Rene Blais

Gerard Aube

1954

1955
J



1956 Arthur Lachance Emile Lachance Anselme Blais

Gerard Bolduc

Rene Blais

Leopold Lachance

Gerard Aube

Ludger Brochu

1957 Arthur Lachance Anselme Blais

Lucien Aube

Rene Blais

Gerard Bolduc

Joseph Jolin

Gerard Aube

n
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on

neau

n

ard

neau

n

n

ncau

eau
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ard (en remplacement
ger)
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ngcr

eau

neau

eau
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eau

hu

on

onn

on
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L " A beEm"leLacbaArth Lachan1958 ur ce I nce Helen u

Rene Blais

Leopold Bru

Joseph Jolin

Arthur Mori

Joseph Bech

1959 Arthur Lachance Emile Lachance Romeo Filii

Lucien Aube

Leopold Bru

Albert Drap

Arthur Man

Narcisse Ro

1960 Arthur Lachance Em ile Lacbance Romeo Fillio

(Femande Lachance, Lucien Aube

Leo Belanger secret2ire adjointe) Albert Drap

Leo Betang

I
Andre Boldu

Adrien Bech
de Leo Belan

Antonio FilIi
-

I1961 Leo Belanger Emile Lachance Romeo Fillio

Athanase M

Leopold Bru

Adrien Bech

Darius Dup

Anlonio Filii

1962 Leo Belanger
,

Emile Lachance Romeo Filii

Athanase M

Gerard Fillio

Alfred Brun

Robert Brae

Leopold Bru

1963 Leo Belanger Emile Lachance OmerCorriv

I
Dorilas Bela
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1971 Daniel Corriveau Philippe Pelchal Alber1 Tanguay

Roland Bechard

Albert Drapeau

Denis Brochu

Bertrand Fillion

Roger Beaudoin

1972 Daniel Corriveau Monique Pelehat Albert Tanguay

Roland Bechard

Femande Lachance Albert Drapeau

Denis Brochu

Bertrand Fillion

Roger Beaudoin

1973 Daniel Corriveau Femandc Lachance Albert Tanguay

Roland Bechard

Claude Lachance Alber1 Drapeau

Edmond Fillion

I Bertrand Fillion

Roger Beaudoin

1974 Claude Lachance

I
Femande Lachance Albert Tanguay

Philippe Pelchat

Albert Drapeau

Edmond Fillion

Bertrand Fillion

Guy Fillion, -
1975 Claudc Lachance Femande Lachance Albert Tanguay

Philippe Pelchat

Albert Drapeau

Bernard Labrie

Bcrtrand Fillion

Guy Fillion
--

1976 Claude Lachance J."emande Lachance Berthe Tanguay

Albert Drapeau

Albert Tanguay

Bemard Labrie

Bertrand Fillion

Guy Fillion

1977

1978

Claude Lachance

Claude Lachance

Fernandc Lachance

Clement Fillion

Clement Fillion

Berlhc Tanguay

Albert Drapeau

Bernard Labrie

Bertrand Fillion

Guy Fillion

Alberl Tanguay

Ber1he Tanguay

Albert Drapeau

Bernard Labrie

Bertrand Fillion



Claude Lachance1979 ~
Guy Fillion

Albert Tanguay
~-- --+---~---

Clement Fillion Berthe Tanguay

Albert Drapeau

Bernard Labrie

Bertrand Fillion

Guy Fillion

Albert Tanguay

Clemenl FillionClaude Lachance Albert Drapeau

Bernard Labrie

I
Aurele Marceau

Berthe Tanguay

Madeleine Brochu

Paul Fillion
-1---1----

1980

1981 Claude Lachance

Aurele Marceau

Clement Fillion Albert Drapeau

Bernard Labrie

Aurele Marceau

Berthe Tanguay

Madeleine Brochu

Paul Fillion

~~-Aurele Marceau Clement Fillion Bernard Labrie

Gilles Bertrand

Berthe Pelchat

Madeleine Brochu

Remi Corriveau

Albert Drapeau

1983 Aurele Marceau CI nlent Fillion

Andre Beaudoin

Bernard Labrie

Gilles Bertrand

Berthe Pelchat

Madeleine Brochu

Remi Corriveau

Albert Drapeau

1984

1985

Aurele Marceau

Aurele Marceau

Andre Beaudoin

Jacques Bruneau

Jacques Bmneau

Bernard Labrie

Roland Bechard

Bertrand Fillion

Uopold Bruneau

I ~~~ard Marceau

~islineDllVaJ

Bernard Labrie

Roland Bechard

Bertrand Fillion

Leopold Bruneau

Gerard Marceau

Christine Duval

1986 Aurele Marceau Jacques Bmneau Bernard Labrie

Roland Bechard
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Bertrand Fillion

Leopold Bruneau

Gerard Marceau

Ghyslaiue Cote-Belanger

1987 Aurele Marceau Jacques Bruneau Bernard Labrie

Roland Bechard

Claude Lachance Bertrand FilJion

Leopold Bruneau

Gerard Marceau

Christine Duval

1988 Claude Lachance Jacques Bruneau Ghyslaine COle-Belanger

Jacqueline Bisson

Bernard Labrie

Bertrand Fillion

Jean-Marc Lachance

Jocelyn Fillion
-_.~-

1989 Claude Lachance Jacques Bruneau Ghyslaine Cote-Belanger

Jacqucline Bisson

Bernard Labrie

Bertrand Fillion

Jean-Marc Lachance

Jocelyn Fillion

1990 Claude Lachance Jacques Bruneau Ghyslaine Cote-Belanger

Jacqueline Bisson

Bernard Labrie

Bertrand Fillion

Jean-Marc Lachance

Jocelyn Fillion

1991 Claude Lachance Jacques Bruneau Ghyslaine Cole-Belanger

Jacquelinc Bisson

Bernard Labrie

Bertrand Fillion

Jean-Marc Lachance

Jocelyn Fillion

1992 Claude Lachance Jacques Bruneau Ghyslaine Cote-Belanger

Bernard Labrie

Benoll Roy

Marc Fillion

Fidel Fillion

Gaet.an Fillion
--r--'

1993 Claude Lachance Jacques Bruneau Ghyslaine Cote-Belanger

GhysJaine Cote-Belanger Bernard Labrie

BenoH Roy

Marc Fillion

Fidel Fillion

Gaetan Fillion
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1994 Ghyslaine Cote-Belanger Jacques Bruneau Eliette Turcotte

dL bBernar a ne
Ben011 Roy
Marc Fillion

Fidel Fillion

Gaetan Fillion

1995 Ghyslai ne C6te-Belanger Jaeques Bruneau EJiette Turcotte
Bernard Labrie

Marc Fillion

Gaelan Fillion

LucAube

Fidel Fillion

1996 Ghyslaine Cote-Belanger Jacques Bruneau Bernard Labrie
Stephane Turgeon

Marc Fillion

I Fidel Fillion

Luc Aube

Gaelan Fillion

1997 Ghyslaine Cote-Belanger Jacques Bruneau Bernard Labrie
Stephane Turgeon

Marc Fillion

Fidel Fillion

Luc Aube

Gaetan Fillion
---

1998 Ghyslaine Cote-Belanger Jacques Bruneau Bernard Labrie
Stephane Turgeon

Marc Fillion

Fidel Fillion

LueAube

Gaetan Fillion

1999 Ghyslaine Cote-Belanger Jacques Bruneau Bernard Labrie
Stephane Turgeon

Marc Fillion

Fidel Fillion

Lue Aube
Gaetan Fill ion

2000 Ghyslaine Cote-Belanger Jacques Bruneau Stephane Turgeon
Francine Brochu Simon Brochu

Odilon Fillion

Gaelan Fillion
Fidel Fillion

Denis Tanguay

2001 Ghyslaine COle-Belanger I Francine Brochu Stephane Turgeon
Simon Brochu

Odilon Fillion

GaHan Fillion

Fidel Fillion

Denis Tanguay



NOTES

Livre des proces-verbaux de la municlpalili! de Salllr-NaZGlre,

lome I. Ne pas confondre avec Jos D. Begin, deputc de Dor
chester de 1935 a 1960

2 Ibid. L'annee precedente, Ie 22 maTS 1905, David Brochu (pere)
avait ete inbume a Saim-Leon-dc-Standon, a I'age de 84 aos. [I

esl dil'fieile d'etabJir s'il ful un pionDier de eette municipalile.
Le I" aout 1887, David Brochu avait epouse, en secondes no
ces, Emilie Drapeau, egaleruenl veuvc. Comme c'elail souvem
la coulUme a I'epoque, il est possible quc Ie fils du me-me prenom
ail heberge Ie vieux eouple. David Brochu HIs devai{ deeeder Ie
22 judlel 1934, a I'age de 80 ans. COlOme son pere, il fut
inhume Ii Saint-Leon. Moise Brochu repose egalemenl dans Ie
cimetiere de cette paroisse.

3 Ibid.

4 Ibid.

5 Ibid.

6 Ibid.

7 Ibid Anselme Lacroix, dlt Johlmy Lacroix, etait Ie grand-pere
malernel d'Alyre Laehance. II deceda Ie 25 fevTier 1934.

8 Ibid

9 Ibid.

10 Notes des cahiers de pranes, archives de la paroisse de Salnl
Nazaire.

I I Livre des proces-verbaux de la municipa/ile, tome I.

12 Ibid. On nolera Ie rapprochement avee Ie substanlif anglais
wan'anl: amorisalion, garantie, ordre, mandat, mandai d'arret,
mandai d'amener.

13 II semble que les ecaTls de langage de Groleau Bruneau aient
souv'enl CITe auribues a I'alcoo!. Alyre Laebancc se rappelall
J'excellellte eonduile du geam lorsqu'il Iravall/ail avee lui en
forel. Un autre (emoignage abondc dans Ie meme sens. Ber
trand el Gaetan Fillion raeontalent que leur pere, Romeo, invilait
le marginal it joucr aux earles lors des longues soirees d'hjver.
Le geanl acceplail de bonne graee de surveiller son langage.

14 En depil du fait qu'il n'avait qu'un seul bras. Groleau arrivail
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Chapitre IV

A[( teone d 'une carriere bien remplie,
consacree a I 'enseignement, La joie et
/'emotion peilveni"se lire sur /e visage
d'ida Nadeau-St-Hilaire a/ors qu 'elte
est jetee par ses collegues de travail.

De gauche a droite: Ida Nadeau
Sl-Hilaire. Genevieve Cote, Pierre
Bilodeau el Raymond Lessard



Bonjour, Monsieur I'inspecteur,

!Is sont polis et sages ce jour-la, les eleves de fa petite ecole. Dept/is quelques semaines,
leur enseignante les a prepares a la visite semi-al1nuelle de monsieur l'inspecteur. Jls
sont aussi tres nerveux, car leur maitresse, comme 011 1'appelle, leur a tral1smis sa propre
anxiete. Depuis quelques jours, e/le repasse avec ses proteges les questions que l'inspecteur
posera inevitabfement.
Cejour-fa, encore pfus que d'habitude, il est imperatij"que les plus doues soienl presents:
la mal/vaise grippe se soignera Ie lendemain.



Sylvie Morin (tenant dans ses bras la petite Arianne,
nee Ie 21 (evrier 2001) el Denise Morin, arriere
petites-jilies d 'Anselme Morin, premier president
de 10 Commission seolaire de Saint-Nazaire. Pres
d 'Ull siecle plus lard, les deuxjeunes femmes allaient
se diriger vel's la carriere d 'enseignante.

Bas-Canada. Dans un rapport precis et energique, la
commission Sicotte conclut que Je systeme scolai re ne
fonctionne pas de maniere adonner a la jeunesse une
instruction suffisante et convenable aux interets in
dustriels du pays. Les raisons principales invoquees
sont Ie manque de mallTes competents (422 instituteurs
ou institutrices sculement sur 1991 avaient la qualifica
tion preVlle par la loi), l'abseucc d'instruction d'un trop
grand n0111bre de commissa ires (502 sur 1025 ne sa
vaient ni lire ni ecrire) et Ie fait que la direction du
systeme ne possedait que Ie droit d' aviser]

Un demi-siecle plus tard, au moment ou notre jeune
commission scolaire voit Ie jour, ses dirigeants devront
composer avec les memes realites. Le maigre salaiJe
attribue au seeretaire-tresorier est, aeet egard, eclai
rant. De plus, il doit « foumir la salle pour la tenue des
sessions et Ie dit bureau general de secretaire
tresorier )2.

La lecture des registres scolaires nous permet
d 'assister em fil des mois et des ans aux questions les
plus frequemment debattues par les commissa ires qui
se succederont au cours des decennies :

Anselme Morin, premier president de la
Commission scolaire de Saint-Nazaire

En 1853, l'Assemblee h~gislatjvc fomle panni ses mem
bres un comite special sous la presidence de Lou is-Victor
Sicotte, charge d'enqueter sur l'etat de l'education au

a premiere assemblee de commissaires de la
Commission scolaire de Saint-Nazaire a lieu
chez Felix Lachance Ie 9 juillet 1906. Aupa
ravant, l'education des jeunes ecoliers de

Saint-Nazaire relevait de la Commission scolaire de
Saint-Malachie, qui avait ete creee en 1864. Praxede
Lacroix, notre premier maire, avait d'ailleurs ete Ie
troisieme president de la commission scolaire de la
paroisse mere.

DES RESSOURCES LIMITEES

Une semaine plus tard, Ie 16 juillet 1906, Felix
Lachance accepte egalement de cumuler Ie secreta
riat pour la nouvelle commission scolaire, une tache
qu'i) assumerajusqu'en 1909, pour un salaire aunuel
de J 5 $, au moment OU Annand Lachance lui succe
demo Acette meme rencontre, c'est Anselme Morin
qui est elu president de la nouvelle commission sco
laire. L'ex-seminariste occupera ce poste de 1906 a
1912 et de 1913 a19/6.

9 WILLET 1906
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20 SEPTEMBRE 1906. M. Napoleon Tanguay propose
qu'une maison d'ecole soit achetee pour I'arrondisse
ment n° I comprenant Ie village jusqu 'au lot n" 36 cote
sud, de 18 continuantjusqu'au lot n" 28 cote nord sur
plan et devis au livre de renvoi officiel sllsdit. Cette
maison est situee sur la partie de Jot nO 33a ; la dite
maison et emplacement sont vendus par Ie reverend
M. C. Auger, cure de notre paroisse et aceeptes par les
proprietaires de I'arrondissement n° I et par les com
missaires. Cette vente est au montant de 515 $ et Ie
vendeur ayant re<;u 325 $ d'argent de colonisation qui
est en acompte sur Ie montant, done il reste a payer
190 $ ala corporation de Saint-Nazaire. II sera impose
une taxe speciale sur I'arrondissement n° 1pour payer
Ie surplus que la dite maison va couter de plus que
celie de 1'arrondissement nu 2.

8 JANVIER 1907. M. Louis Fillion propose qu'une mai
son d'ecole soit construite dans Ie 3< rang de
Saint-Nazaire et que ces travaux soient donnes afaire a
soumission 8 quiconque donnera des garanties pour
l'execution de ces travaux. Messieurs les commissai
res ne s'engagent pas 8 accepter la plus basse des
soumissions, ils devront accepter la soumission la plus
satisfaisante, et cela 8 leur disposition 3.

II faut exphquer jci pourquoi les commissa ires sont
n':ticents aaccepter la plus basse sou mission En li
sant Ie proces-verbal de 1a reunion tenue Ie
18 decembre 1906, nous constatons que les commis
saires sont insatisfaits des resultats de la construction
de I'ecole du 4< Rang. « Messieurs les commissaires
objectent sur les travaux faits par Ie constructeur, sur
la qualite de son bois4

. »

Les registres ne nous permettent pas d'etablir
comment Ie litige s'est regie, mais lors de la meme
session, les commissaires du temps, Anselme Morin,

Ecole du 4" Rang

74

En /927, fa premiere ecole du village jut uchetee
par Ernest Jolin qui la demenagea sur son site actuel.

Ferdinand Beaudoin, Jean Labrecque, Napoleon
Tanguay et Joseph Aube proposent une solution a
I' amiable que Ie contractant Joseph Jolin refuse. Celui
ci offre en contTepartie de foumir six jours d 'ouvrage
et Ie bois necessaire pour rencontrer les exigences
des commlssaires.

DEMENAGEMENT DE L'tCOLE DU V1LLAGE

Le rapport de I'inspecteur J.-Jolin, signe aQue
bec deux jours avant Noel 1926, est accabIant pour la
petite ecole du village:

L'ecole menace mine; Ie dessous semble pourri, Ie
solage est defectueux, la couverture est mauvaise, Ie
mur du cote sud et celui du cote ouest se deteriorent de
jour en jour. 11 faut par consequent qu 'elk soit recons
lruite ou reparee'.

En etudiant attentivement les proces-verbaux de
I'epoque, HOUS constatons que les commissaires hesi
tent plusieurs mois avant de decider s' ils renoveront
1a viei lie ecole ou s' ils en construiront une neuve.

C'est :linsi que Ie 7 mars 1927, appuye par Joseph
Pelchat, Arthur Bechard propose

que l'ecole du village soit reparee convenablement et
changf~e de place en suivant les plans et devis de
M. l'jnspecteur d'ecole afin d'obtenir autant que pos
sible l'octroi desire; cette reparation devra etre faite
dans k cours de cet ete pour se terminer pour Ie
I" seplembre prochain it \'ouverrure des c1asses6



Les commissaires du temps, Arthur Bechard, Jo
seph Pelchat, Claudias Bruneau, Ernest Jolin et Joseph
Belanger prerment tout l'hiver pour deliberer. Une
nouvelle ecole s'impose. Heureusement, les deux tiers
des depenses de la nouvelle construction sont admis
sibles aun octroi gouvernementaJ.

Cependant, pour repondre aux exigences du de
partement de l'Instruction publique, la nouvelle ecole
devra etre erigee sur un autre site. D'apres Rene
Blais, qui detenait cette information d''Emile Lachance,
il semble que fa vieille ecole etait trop pres du petit
moulin ascie d'Ernest Tanguay, d' ou les risques d'in
cendie et les problemes de bruit. Le nouveau terrain
envisage, situe sur Ie site de la premiere eglise, appar
tient a la fabrique. Aussi, il est propose par Ernest
Jolin, appuye par Claudias Bruneau « que notre muni
cipalite scolaire demande un permis a Msr par
!'entremise de M. Ie cure pour faire et placer cette
construction sur Ie terrain de la fabrique »7

UNE SESSION TRES COURTE

Nous ignorons ce qui s'est passe Ie soir du lundi
2 mai 1927, mais cette session a sans doute ete la plus
courte de I'histoire de notre commission scolaire. Les
commissaires se sont bornes a voter une resolution
reportant Ie debat au dimanche suivant. Le dimanche
soir, 8 mai, on prend la decision d' eriger aussi un han
gar abois et des latrines.

Le 26 mai 1927, les commissaires se reunissent
de nouveau et, prudemment, instruits par la malheu
reuse experience de I'ecole du 4e Rang une vingtaine
d'annees plus tot, ils adoptent une resolution stipulant
qu'ils ne s'engagent pas aattribuer la construction de
la petite ecole au plus bas soumissionnaire. Finale
ment, Ie 18 juillet 1927, Marcellin Tanguay, frere de
Louis Tanguay fils, obtient Ie contrat apres avoir pre
sente une soumission de 1 988 $.

LE SORT DE LA VIEILLE ECOLE

La vieille ecole du village ne repond plus aux nor
mes du departement de l'Instruction publique, mais un
commissaire d'ecole, Ernest Jolin, semble l'avoir ju
gee convenable pour en faire sa residence. II presente
une offre d'achat au montant de 200 $. Pour eviter
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Le 18 juillel 1927, Mareellin Tanguay obtient
Ie contrat de construction

de fa deuxieme ecole du village.

tout conflit d'interets, il est stipule que la corporation
scolaire se reservera un mois pour tenter de vendre la
bfitisse aux encheres.

La premiere ecole du village est finalement de
menagee au moyen d 'un cabestan. Dans une entrevue
realisee au cours de I' ete 1998, Philippe Pelchat dit se

Originaire de Saint-Isidore, Marie-Jeanne Laliberte
enseigna a I'ecole du village a la .fin des annees
1930 et au debut des annees 1940.



Juin 1959
Sceur Marie-de-la-Redemplioll, saur Bernadetle

Soubiro1.ls, saur Sainte-Jeanne-de-Lorraine

souvenir que Maurice Fillion, entre autres residants
de Saint-Nazaire, a participe a I'operation. De nos
jours, la petite ecole est la residence de Jean-Charles
St-Louis. Elle a survecu 11 l'inspecteur d'ecole qui, il
y a trois quarts de siecle, avait recommande sa demo
lition.

L'ECOLE REFLET DES MONTS

Situee approximativement sur Ie site actuel de la
caisse populaire, la deuxieme ecole du village de
meurera ouverte une trentaine d'annees. Toutefols,
au milieu des annees 1950, Ja Commission scolaire de
Saint-Nazaire va prendre une des decisions les plus
importantes de son existence. Le 25 octobre 1955, Ie
mauvais temps ame-ne Ie report de I'importante reu
nion prevue pour ce soir-Ia. Le 8 novembre suivant,
les commissaires sont appeles a adopter une resolu
tion qui prevoit l'octroi d'une soumission pour la
construction du couvent.

Apres des deliberations qui sont sans doute plus
longues que d'habitude, il est propose par Omer
Corriveau, appuye par Narcisse Roy « que 1a soumis
sion reltue de M. Leandre Marceau au montant de
48 900 $ et accompagnee d'un cheque approuve pour
la constmc:tion d'un couvent de trois classes tel que
designe sur les plans du departement de I'lnstruction
pubhque soit acceptee acondition qu'elle soit accep
tee egalement par Ie departement de I'lnstruction
publique »':

Pour maximiser les retombees economiques de
cet important projet dans notre municipalite, la meme
resolution demande au contractant « d'employer autant
que possible la main-d'ceuvre de Saint-Nazaire»9

Pour des raisons que les registres ne mentionnent
pas, les commissaires retoument en appel d'offres et
Leandre Marceau obtient de nouveau Ie contrat, Ie
21 fevrier 1956. Cette fois-ci, ]'entrepreneur origi
naire de Sainte-Claire a soumissionne pour un montant
plus bas, soit 46 350 $.

Encore~ faut-il trouver un terrain pour eriger Ie fu
tur site d 'enseignement. Le 8 mai 1956, i1 est propose
par Narcisse Roy, appuye par Orner Corriveau
« qu'une option soit prise avec monsieur Arthur
Lachance pour un emplacement de 200 pieds par
180 pieds, avec servitude suivant les plans et devis du
Bureau d'bygiene pour un montant de 1100 pias
tres »10 l"n an plus tard, Ie terrain sera nivele par Ie
tracteur de Magella Beaudoin au taux horaire de 4 $.

Jl faudra quatre heures et demie pour faire I'ouvrage.

II faut aussi meubler la future ecole, c'est pour
quoi on adopte, lors de la meme session, une resolution
qui prevoit un emprunt de 50 000 $ pour couvrir la to
talite des cJepenses que la petite commission scolaire
entend engager.

Ce soir-Ia, on adopte egalement une resolution qui
peut sembler etrange pour un observateur contempo
rain. Comme s'ils se sentaient depasses par I'ampleur
des depenses envisagees, les commissaires du temps
adoptent une resolution stipulant que, pour I'annee en
cours, les enfants n'auront pas droit aux traditionnelles
recompenses de fin d'annee. Une economie de bout
de chandelle qui fera surement de nombreuses de
ceptions chez les ecoliers.



La construction de la nouvelle ecole cOIncide avec
l'amvee a Saint-Nazaire des Seeurs de Notre-Dame
du Perpetuel Secours de Saint-Damien. Parce qu'el
les se consacrent a temps plein a leur vocation
d'educatrice, leur enseignement est tres recherche.

La nouvelle ecole accueille ses premiers eIeves
au mois de septembre 1957 et est inauguree officielIe
ment au mois de juin 1958 Selon Claude Lachance,
nj le depute Jos. D. Begin ni Ie depute federal Noel
Drouin n 'ont assiste a la ceremonie, ce qui a provo
que une grande deception chez les religieuses qui
avaient organise la tete et chez les jeunes ecoliers.
Quelques annees plus tard, quand les vetustes ecoLes
de rang fermeront leur porte, La clientele scolaire de
ces annees du baby-boom sera trop importante pour
etre absorbee par la petite institution. Pendant un
temps, des cours seront donnes dans l'actuelle resi
dence de Micheline Bechard et dans celle de Louisette
Roy, fllle de Narcisse. A l'epoque, cette demiere
roaison appartenait au pere de Louisette.

i""/. /;,.~ ~
~'----------------~'--

Avril J994. qualre enseignames apprr;cieni un moment
de detente: Sylvie Picheiie, Francine Asselin, Diane
Noel et Genevieve Cote.

En 1993, la petite institution scolaire de forme rec
tangulaire subira d'importants travaux de reamenage
ment qui amelioreront sensiblement Ie confort de Ia
jeune clientele. Mais les travaux totaliseront au-dela
de 100000 $ de depenses, soit deux fois plus qu'il en
avait coute pour la construction de ['edifice.

En J958, sceur Lorraine Gosselin pos avec un groupe d'ideves.
]'< rangee: Aline Pelchat, Den.ise Blais, Jeannine Pelchat, Francine Roy el Paula Jolin;

2' rangee : Solange Fillion, Nico/e Fillion, Eve/)'ne Jolin et Marguerite Be/anger
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LES DERNlERES ANNEES DES ECOLES DE RANG

Ie me pcrmets de vous rappeler que vos trois ecoles
des rang sont insalubres. Les maisons sont entiere
ment delabrees, donc e):cessivement froides en hiver.
Les portes et les fenetres ne ferment pas justc. La
toilUre de l'ecole nU 2 est avmiee. L'eau y penetre et y
degoutte sur les bureaux des eleves et sur celui de
l'instilUtrice. La cour de recreation des ecoles nO 3 ct 2
est vaseuse : nous avons peine a trouver un endroit
nous permettant d'atteindre ces ecoles. Elles sont de
pourvues d'eau courante et de toilette bydroseptique.
Pourquoi reduire les enfants des rangs avivre dans de
tels milieux II ?

Le rapport de I'inspecteur d'eco]e de I'epoque,
redige Ie 9 mai 1960, presente Ie constat d'une realite
qui ne fait que s'accentuer depuis l'ouverture du nOU
veau eouvent. Comparativement aux eleves du village,
ceux des rangs sont nettement defavorises en ee qui a
trait aux ressourees roaterielles.

Le probleme date de plusieurs annees. Deja, Ie
5 novembre 1954, I'inspecteur d'eeole Joseph Aube
eerivait: « Al'ecole n° 3, les banes sont encore bri
ses; a I'ecole nO 1, Ie reservoir it eau est tout rouille,
et il a fallu que 1'institutriee fasse la greve trois jours,
les 4, 5, 6 octobre, pour qu'on se decide ay faire Ie
menagel2 . ),

Les faibles ressources finaneieres allouees anos
ecoles de rang s'inserivent dans Ie processus general
de centralisation du systeme scolaire du debut des
annees 1960. En 1962, J'eeole du 3e Rang est fer
roee. Les ecoles du 4" et du 6e Rang subissent Ie
meme sort I'annee suivante. Desormais, les ecoliers
emprunteront chaque matin I'autobus seolaire et Ie
regroupement des ressources leur donnera droit it des
services eomparables a eeux que re90ivent les en
fants du village.

Juin 1986, photographie prise aI 'occasion du depart de Leopold Bruneau eomme eommi.ssaire d'eeole.
On apen;:oit debout, asa droile. les commissa ires Julien Belanger ef Raymond Aubin

ainsi que Ie direeleur geJ7(!ral de 1a Commission seolaire de I'Elan, Raymond Lessard.



Le 22 juin 1972, notre petite commission scolaire
se reunit pour la demiere fois. Son president, Leopold
Bruneau, a precedemment ete elu commissaire a la
nouvelle Commission scolaire de l'Elan. Outre Ie ter
ritoire de Saint-Nazaire, la nouvelle commission
regroupe les territoires de Buckland, de Saint-Damien,
de Saint-Lazare, de Saint-Neree et d' Armagh. De
1972 a2001, J'education des ecoliers de Saint-Nazaire
relevera successivement de la Commission scolaire
de I'Elan* (1972-1992), de la Commission scolaire de
Levis-Bellechasse (1992-1995), de la Commission
scolaire de Bellechasse (1995-1998), de la Commis
sion scolaire de la C6te-du-Sud (1998- ... ).

FERMETURE

DE L'EcOLE REFLET DES MONTS

Le nouveau millenaire sera fatal pour 1'Ecole Re
£let des Monts. Le changement etant I 'une des plus
importantes caracteristiques de notre societe contem
poraine, Ie faible tauxde natalite de la population rurale
amene une penible remise en question de ses institu
tions traditionnelles. Au meme moment, les ecoles
primaires de Saint-Neree et de La Durantaye sont se
rieusement menacees. Chez nous, la ferrneture de
l'Ecole Reflet des Monts ne se fait pas sans un dou
loureux dechirement. La douleur est d'autant plus
prafonde qu 'elle n'est pas suffisamment exprimee sur
la place publique, les contribuables non concemes de
meurant neutres ou simplement indifferents.

Lorsque l'ecole ferrne definitivement ses portes
Ie 22 juiu 200 I, une page d'histoire est toumee. L'en
fant, par sa merveilleuse capacite d' adaptation, se
creera de nouveaux amis, de nouveaux lieux de refe
rence pour son prapre bonheur. En septembre 2001,
l'Ecole des Meandres de Saint-Leon-de-Standon ac
cueille les ecoliers de Saint-Nazaire. Dans la lutte
seculaire pour assurer aux generations suivantes un
meilleur avenir, cette maison d'enseignement aura
constitue une etape majeure.

--_...._--

En 1986, Clement Fillion, qui avail debule sa carriere dans
l'enseignement. succe<.le a Leopold Bruneau eomme commis
saire. II occupera celte [onclion jusqu'en 1998. Pendant vingl
ans, de 1972 ;l 1992, Raymond Aubin de Saim-Lalare sera I'uni
que president de la Commission scolaire de l'Elan.

Ii'

Une journee dans
la vie d'une maitresse d'ecole

Dans la societe quebecoise, pendant des decen
nies, la vie de la ma'itresse d'ecole a tenu plus de la
vocation que d'un veritable plan de carriere. II s'agit
d'une epoque revolue, mais combien pittoresque. De
nombreux temoignages nous sont parvenus sur Ja vie
au quotidien de ces femmes hera'iques, leurs condi
tions de travail, leurs salaires, l'amenagement physique
de leur lieu de travail:

Au point de vue materiel, ce n'etait pas Ie vrai contort.
Apart Ie soleil, pas d'eclairage. La maltresse apportait
sa lampe, allait chercher I'eau a la chaudiere chez Ie
voisin. Quant au chauffage, c'etait a la criee sur Ie
perron de l'eglise gu 'un monsieur, en mett.ant la plus
basse soumission, s'engageait achauffer I'ecole. Ce
n'etait pas toujours du bois franc. Je n'oublieraijamais
un matin de thrier ou il faisait grand froid. J'allume Ie
feu, Ie surveille, et me tenant trap proche, Ie bout de
mon soulier brule sans reussir ame recbauffer Ie pied 13

eette anecdote tiree de la monographie parois-
siale de Saint-Gervais, publiee en 1980, illustre bien
les pietres conditions materielles de ces ecoles d'une
autre epoque.

Chez nous, au debut du siecIe, I'inspecteur d'ecole
deplorait en ces terrnes Ie mauvais etat de nos ecoles
de rang: « Les maisons des nO 2 et 3 etant trap petites
et froides, pas assez eclairees et ventilees sont intole
rabIes. Lors meme que vous etablirez Ie logement de
I'institutrice dans Ie haut de la maison du nO 2, celle-ci
serait encore trap petite '4 • »

Alberta Lachance, qui peut etre consideree
comme une pionniere, nous a livre il ya quelques an
nees un temoignage interessant sur Ie theme de I 'ecole
de rang.



Alberta Lachance, vel's 1950

L'ECOLE

Enfants, nous allions a la petite ecole du village qui elait :;ituee entre la premiere eglise et la
residence actuelle de Gerard Marceau. Dans Ia classe, it y avait trois rangees de banes. Les
garc;ons d'un cote et les fines de I'autre. La troisieme rangee etait surtout pour les dtbulants.

Ces bancs conc;:us pour deux Cleves avaient un ellcrier pour ceux qui ecrivaient ala plume. II n'y
avail pas de stylo. Nous utilisions Ie crayon ala mine de plomb. Chacun avait une ardoise avec
un crayon special, ce qui economisait Ie papier. Dan~ I'ecole, il n 'y avait pas d'eau. II fallait aller

la chercher avec une chaudiere de zinc chez un voisin. On I'accrochait al'entree avec une tasse

pour que chacun puisse etancher sa soif apres la recreation.

Un gros poele adeux ponls rechauffait la classe. Outre les bureaux des eleves, Ie mobilier
comprenait un gros pupitre pour la maitresse, une tribune pour Ie supporter et une chaise. Une
armoire-bibliotheque et les aulres objets ntcessaires a!'en:;eignement complelaient 1e tout.



TAPAGEA L'tCOLE
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avec Ie postillon de notre paroisse, Abraham Pelchat.
De bien« mechants chemins i), disait-elle.

L'ecole de rang n'etait pas toujours de tout repos
pour une jeune maltresse d 'ecole. Marie-Louise Dor
val (Mm< Hector Pelchat) nous a deja raconte que Ie
legendaire Groleau Bruneau s 'amusait avec des co
pains de son age aessayer de lui faire peur Ie soir15

.

Cette anecdote avait bien amuse la jeune eIeve qui
avait interroge cette pionniere.

Lajeune femme etait arrivee dans notre paroisse
au debut du siecle. Originaire de Saint-Anselme, elle
etait pour ainsi dire arrivee par la poste. Elle avait
d'abord effectue une partie du trajet avec Ie postilion
de Sainte-Claire, un denomme Arsene Turgeon, puis

L'ECOLE DE RANG ET LES NOTES DES

C<\HIERS DE PRONES

Acette epoque, il arrive souvent que Ie cure com
mente les prob1l!:mes qu'il a observes ou qui lui ont ete
rapportes au sujet de la bonne marche de l'ecole de
rang. Vne des recriminations les plus frequentes con
cerne I'absenteisme. Pendant des decennies, ce
probleme se perpetue au rythme des besoins de la
fenne : saison des sucres, saison des semailles.saison
des recoltes. Voici quelques commentaires des cures

}v/urie-Louise Dorval vel's 1909.
La jeune pionniere etail originaire de Sainl-Anselme.

1 I



de la paroisse, qui donnent un aperyU de la rt~alite

d'alors.

MARS 1905. « Je constate aux ecoles que les en
fants manquent beaucoup de classel6. » (Cure Charles
Auger)

JUILLET 1905. « Plusieurs parents auront un
compte rigoureux 3 rendre s' ils negligent I'instruction
de leurs enfants 17

. » (Cure Charles Auger)

19 MARS 1916. « Il y aura cette annee la commu
nion solenneUe pour tous les enfants qui savent
parfaitement leur catechisme. De 13 1'importance pour
les parents d'envoyer regulierement leurs enfants a
l'ecole J8.» (Cure Pierre A. Dion)

21 MAl 1916. « Je commencerai demain Ie cate
chisme preparatoire a la communion solennelle a
9 heures. Ce sont les enfants de dix ans et plus qui ne
savent pas tres bien leur catechisme. Je ferai remar
quer aux parents que nous avons Ie droit et Ie devoir
de refuser les sacrements aux parents qui neghgeraient
d'envoyer leurs enfants au catechisme l9

. » (Cure
Pierre A. Dion)

Ne les envoyez pas it Pecole

lroniquement, Ie pasteur se voit parfois oblige de
recommander aux parents de ne pas envoyer leurs
enfants a l'ecole. C'est Ie cas de l'abb6 Amedee
Caron, Ie 14 septembre 1930, qui a inscrit Ie commen
taire suivant dans son cahier de prones : « Enfants
malades de la coqueluche, ne les envoyez pas aI' ecole.
Vous devez garder chez vous meme ceux qui n'en

sont pas encore atteints afin de ne pas propager cette
maladie contagieuse 20. »

En depit des angoisses qu 'elle doit provoquer chez
de nombreux parents, la maladie ne fait pas de victi
mes si on en juge par Ie registre des sepultures de
I'epoque. 11 arrive aussi que Ie cure se porte 3 la de
fense de ses institutrices lorsqu 'elies sont critiquees 3
la maison. En voici pour preuve cette note du 31 aout
t 930 : « Approuvez et defendez vos institutrices, ne
pas les critiqueI' devant les enfants21

. » (Cure Ame
dee Caron)

LA CRISE ECONOMIQUE

ET LES SALAJRES DES INSTITUTRICES

La cri~:e economique des annees 1930 constitue
une periode extremement difficile pour 1'ensemble des
travailleurs. Ceux qui peuvent trouver de l'embauche
pour leur nourriture et un peu de tabac se trouvent
bien chanceux. Quant aux enseignantes, qui gagnent
deja un maigre salaire, el1es devront accepter de Ie
voir diminlller encore. Un des signes avant-COUl'ems
de cette siluation se trouve dans Ie rapport de I' ins
pecteur de nnstruction publique, Lucien Gagne, qui y
mentionne ce qui suit Ie 15 novembre 1931 : « En ter
minant, je tiens a vous feliciter d'avoir maintenu les
memes salaires avos institutrices malgre la crise eco
nomique qui sevit 22. »

Leonidas Marceau et Yvette Pelchat /e jour de leur
mariage, Ie 11 octobre 1933. L 'omu!e precMenle,
au plus fort de /0 crise economique, La jeune
enseignante avail vu son sa/aire chuteI' dramatique
ment, passont de 275 $ d 175 $ par or/nee.



En effet, au printemps de 1932, leur traitement
salarial est remis en qnestion et, acette occasion, I' abbe
Dion semble s' etre place dans une situation embar
rassante, Voyons comment, du haut de la chaire, il
cherche anuancer les propos qu'il a tenus anterieure
ment:

15 MAl 1932, Salaire des jnstiturrices, Je n 'ai nullement

demande, commej'ai appris arna grande surprise, etre
l'auteur de cette demande qu 'on diminue Ie salaire des
institutrices. rai simplement laisse voir que leur sa
laire etait diminue (sic) dans les paroisses qui nous

environnenL Si je n'ai pas fait expressement la de
mande que Ies salaires soient Ies memes, c'est quej'ai
reellement cru que cela serait absolument inutile 23

Aune epoque ou l'opinion du cure sur les affaires
courantes revet encore une importance considerable,
les paroles tenues en chaire par Ie pasteur originaire
de Saint-Jean-Port-Joli sont de mauvais augure pour
Anne-Marie Pelchat (scenr de Philippe), Yvette Pelchat
et Olivine Charland. De fait, quelques mois plus tard,
leur retribution annuelle chutera dramatiquement, pas
sant de 275 $ a175 $,

Et encore, ce n'est qu'un debut. L'annee sui
vante, Ie salaire annuel des institutrices snbit une
nouvelle diminution pour se st:2biliser a ISO $ par an
nee, Il est vrai toutefois qu'il faut tenir compte, en
ces difficiles annees, de la capacite des payeurs de
taxes,

Quelques annees plus tard, au cours de l'annee
scoJaire 1937-1938, leursalairedoublera, Sansdoute
faut-it y voir l'indice d'une certaine reprise de l'acti
vite economique,
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Nos MNES ET LA PETITE ECOLE

Leurs souvenirs

Maurice Audet

Maurice Audel raconlait qu'une institutriCl: avail pris en
grippe lajeune etjolie Emma Lachance el qu 'elle lui aSSl:nail
des coups de regie dans Ie dos, Un jour, son frere
HeJ1l1enegilde, qui devait deceder dans un incendie au cours
des annees 1970, en eul assez, II se porta resolument 11 la
defense de sa sreur en cassanI Ia regie sur ses genoux, Emma
Laehance devail epouser plus lard Cleonont Pelchat.

Maurice racontait aussi gu'il etail reloume aI'ecole du soil',
au cours des annees 1930, et qu'il avail remporte un con
conrs de die lee,



Anna Belanger (Mot' Alyre Fillion)

Anna Belanger racontait que Ie jour ou I'enseignante remct
tait des images saintcs, ses enfants oe vouillient pas manquer
I'ecole, meme les jours de tempete. Pour eviler quc ses en
fants se retrouvent en situation perilleuse ces jours-Ia, cUe
leur distribuait eUe-meme les images pieuses. Pour proleger
sa fille unique sur Ie trajet de I'ecole, Anna avait fait J'acqui
sition d'un ehien.

Joseph Bolduc (frere de Gerard)

Joseph Bolduc racontait qu' il avait d'excellents resultats a
I 'ecole. Le cure de I'epoque, I'abbe Pierre A. Dion, I'encou
rageait apoursuivre scs etudes. Il aurait voulu que Ie jeune
hom me devienne pretre, mais Joseph ne se senLait pas attire
par 1a vocation.

Jeanne d'Arc Bruneau (Mm. Antoine Bolduc)

Jeanne d' Arc Bruneau racontait qu 'elle avait dG inlerrompre
ses eludes parce que sa mere ctait malade. Ses enseignantes
avaient ete Marie-Berthe Fortier de Sainte-Claire, Alberta
Lachanee el Anne-Mllrie Pelchat.

.\.lice .Jolin (Mm, Joseph Bechard)

Alice Jolin avait frequente I'ecole du 3" Rang dans son en
fance. D'apres son temoignage recueilli au cours des annees
1970, dans son temps, on disait d'une pcrsonne qui poursui
vail ses etudes au-dela du COUTS pnmaire qu'elle faisait. des
etudes supeneures.

Gerard Aube

Gerard Aube avait aussi frequenle I'ecole du 3" Rang. Elle
etait situee sur la lerrc qui appartient de nos jours a Fidel
Fillion. Sa scrur Lucienne lui avait enseigne. Lajeune femme
devait decedcr prematurement Ie 5 juin 1926. Elle n'avaiL
que 23 ans. Gerard Aube attribuait Ie deces de la jeune femme
au mauvais chau ffuge de 1'ecole.

Jacqueline Marceau

Dans une entrevuc realisee au COlliS de I'ete 1999, Jacqueline
Marceau racontait qu'elleavait frequentc I'ecole du 4' Rang.
Ses institutrices avaient ete Noella Corriveau, Simone Nadeau,
Helene Audet, Celanire Aube et Alberta Lachance. Coo1ITle
elle etait douee, ij lui arrivait d'aider I'institutnce debordee en
refilant son savoir aux plus jeunes.

Jacqueline a cesse de frequenter recole a 13 ans. Elle etait
alors premiere de cJasse avec Rejeanoe Blais. Un jour, les
jeunes filles avaieot mente des recompenses pour leurs bons
resultats. Rejeanne avail re9u une tablette de chocoJat et
Jacqueline une image de la Sainte Vierge, ce qui avait de9u ses
papilles gustatives.

Fernande Lachance

Les souvenirs d'enfance de Femande Lachance nous font
eOlrevoir qu'elle aurait pu se destiner, comme sa so:ur Al
berta, 11 l'enseignemenL Lorsqu'elle elail en 8" annee,

~l'1 ~~/;~..
-------------------'

}'enseignante lui demandait 11 I'occasion de I'assister dans sa '
lourde tache. Ses enscignanles furent Rose-HeICne Audet,
Mexandra Turcotte et Marie-Jeanne Llllibene, de Saint-Leon.

Adelard Bruneau (dit Ie grand Dollard)

Dans une entrevue realisee Ie 19 juin 1975, Adelard Bruneau
avouait avec humour qu'il n'elail pas LreS interesse par les
etudes. Lorsqu'il en etail capable, il se dissimulait derriere
scs copain:; pour eviler de repondre aux questions. Un jour
que Ie cure Charles Auger I'interrogeait, il decouvrit Ie slrala
geme. Ade,lard se souvenaitqu'il avail repondu correctemenl
et qu'i) etait fierde lui.

Adelard racontait I'epoque ou les enseignantes donnaienl li
bre cours il leur impatience en tordanl les oreilles des plus
dlssipes. Uojour, lui et un de ses compagnons avaient casse
deux chandelles aI'egJise, ce qui leur avait vaJu de severes
reprimandes. Adclard se souvenail aussi que son pere,
Ch~ophas, etait analphabele.

Emile Roy

Le jour oil un enfant entre 11 I'ecole pour la premiere fois, it vii
un evenemenl un peu traumatisant. L'anecdote que nous
racontail Emile Roy, dans une entrevue realisee Ie 13 juillet
1998, n'etail guere de nature a favoriser un sentiment de
confwoce chez unjeune eeoJier. II raconlait quc son sejour a
I'ecole du 4' Rang n'avait dure que quelques minuLes. Comme
il y avait trop d'enfanls dans sa classe, I'enseignante lui avail
vile fait savoir qu'it devail prendre son sac d'ecolier ct aller
s'inscrire a J'ecole du village. L'ecole du 4' Rang elant situee
dans I'actuelle residence de Pierrc-Yves Vachon, la distance
que Ie bambin eul it parcourir ce jour-Ia elait importante.

--------------------'

LE TRANSPORT SCOLA IRE

Au debut des annees 1960, les eleves des classes
de 9< et 10< annee doivent se rendre aSaint-Leon-de
Standon pour subir leurs examens finals. Le 24 mai
1962, les commissaires Alfred Tanguay, Lionel Fillion,
Alyre Fillion et Gerard Aube adoptent une resolution
prevoyant le remboursement des depenses occasion
nees pour Ie transport en automobile de ces eleves.
Un montant de 5 $ par jour est alloue aLionel Fillion
et a Eugene Marceau pour leur service de taxi d'un
jour. La rneme resolution annonce la fenneture, a
I'automne, de l'ecole du 3c Rang et l' intention des di
rigeants d'orienter les eleves du secondaire vers une
municipalite voisine.

Nous s.ommes au plus fort de 1a Revolution tran
quil1e et, dans la foulee des grandes rMonnes de
l'epoque, une seance speciale est prevue Ie ler juin
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suivant pour discuter du transport scolaire par auto
bus. Ace moment, les commissaires semblent encore
indecis quant au choix de la localite qui doit fmalement
accueillir les e1eves de Saint-Nazaire. De fait, Ie pro
ces-verbal de cette seance indique que la Commission
scolaire de Saint-Malachie a ete approchee pour as
surer la formation des jeunes dipl6mes du primaire,
qui sont de plus en plus nombreux, au plus fort des
annees du baby boom, aacceder a un niveau d'ins
truction que leurs parents se sont vu refuser dans les
difficiles annees de la crise economique.

La seance du lor juin est finaJement annulee.
Entre-temps, il a ete decide que les ecoliers de Saint
Nazaire seront diriges vers Saint-Damien. Le 11 juin
1962, Ie parcours du futur transport par autobus est
adopte. Comme Ie choix de I'itineraire a des reper
cussions sur 1'entretien des chemins d'hiver, il est prevu,
10rs de la seance du 27 juin suivant, que les deux mu-

nicipalites concemees prendront une entente en ce
sens.

Le premier contrat pour Ie transport scolaire de
Saint-Nazaire est accorde a Leopold Lachance Ie
18 juillet 1962. La sou mission presentee par Ie gara
giste est de 8 300 $. Les commissaires adoptent des
arrets d'autobus obligatoires : chez Auguste Fillion et
Darius Dupont, dans Ie 6e Rang; chez Moise Brochu
et Ludger Brochu, sur ['actuelle route Aube ; chez
Athanase Morin et Leonidas Marceau, dans Ie 4" Rang.
II est prevu qu'en ete l'autobus POUrra s'arreter chez
Alphonse Pelchat, ce qui est un indice de la difficulte
aentretenir les chemins d'hiver acette epoque. Les
autres points d'arret sont les suivants : Ie restaurant
Anselme Jolin et Ie garage Leopold Lachance, au vil
lage ; chez Eugene Marceau et Lionel Fillion, dans Ie
3< Rang.
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Moins d'un an plus tard, Ie 20 mars 1963, les com
missaires mettent en vente la vieille ecole du 3< Rang.
La commission scolaire demande 600 $ « environ »,
ce qui semble indiquer que Ie prix est negociable. Deux
mois plus tard, les commissaires procedent a la fer
meture des ecoles du 4< et du 6" Rang. Le secretaire
Emile Lachance note au proces-verbal que c'est (( pour
completer la centralisation ». Le 18 juillet 1963, la
commission scolaire loue une ancienne ecole du rang
des Trois-Pistoles, it Saint-Damien, que Narcisse Roy
a achetee et fait demenager l'annee precedente. La
vieille batisse retrouvera sa vocation premiere jusqu 'en
1966. Trente-cinq ans plus lard, cette residence est
habitee par Louisette Roy et Marcel Senecal. Le
monde des coincidences arrange parfois bien les cho
ses, puisque Louisette a deja enseigne it la belle epoque
de la petite ecole.

Une autre residence de la rue Principa]e accueille
les ecoliers du primaire au cours des annees 1960. Le
21 aoUt 1967, les commissaires de l'epoque adoptent
une resolution qui enterine une entente entre la Com
mission scolaire de Saint-Nazaire et Sylvio Pelchat,
proprietaire de I'actuelle residence de Micheline
Bechard. Le loyer est fixe a 450 $ par annee, les
autorites scolaires assumant Ie cout du chauffage et
de I'electricite.

Le meme soir, Ie secretaire Emile Lachance pro-
.cede ai'ouverture des sourrUssions visant arenouveler
Ie contrat du transport scolaire et ce sera celie de
Roland Bechard qui sera retenue. Le contrat, d'une
duree de trois ans, est de 4 900 $ par annee. Acette
epoque, Leopold Lachance assume toujours Ie trans
port aSaint-Damien des eleves du secondaire.

Trente-cinq ans plus tard, Roland Bechard est tou
jours au poste. Au fil des annees, son epouse, Laurette,
et son fiJs Serge se sont joints a la petite entreprise
familiale. Recemment, Gerald Labrie s'est joint a
l'equipe.

Les membres du consei! d 'administration
de fa .rondation Rejlel des Monts.

Assis : Pierre- Yves Vachon el Ghyslaine Cote
Belanger: debout : Sylvie Leclerc, Diane
BellInger, Rachel Fillion et Sylvie Morin

LA FONDATJON REFLET DES MONTS

La fondation Reflet des Monts, creee par Claude
Lachance ii l'epoque ou il etait directeur d'ecole pour
la Commi~;sion scolaire de 1'Elan, a re~u ses lettres
patentes Ie 12 avril 1993. L'objectif de la fondation
est de promouvoir toute ceuvre sociale, sportive, edu
cative et culturelle aSaint-Nazaire. En attendant la
constitution de son premier conseil d'administration,
I'organisation est geree par Rachel Fillion et Pierre
Yves Vachon, deux membres du comite d'ecole.

Le 3 octobre 1995 a lieu la premiere reunion du
conseil d'administration. Les responsabilites sont de
finies de la favon suivante : Rachel Fillion a la
presidence; France Garant a la vice-presidence ;
Pierre-Yves Vachon au secretariat et it la tresorerie ;
Ghyslaine Cote-Belanger, Jacques Bruneau, Marc
Fillion et Jean Laquerre atitre d'administrateurs.

Le 10 septembre 1998, Sylvie Leclerc succede a
France Garant. Un an plus tard, Stephanie Fillion et
Sylvie Morin succedent a Marc Fillion et a Jean
Laquerre comme membres du conseil d'administra
tion. Le 23 avril 2001, Rachel Fillion cede la presidence
aSylvie Leclerc.
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IMPLICATION

DE LA FONDATION DANS LE MILIEU

Au fil des annees, pres de 10000 $ ont ete verses
dans Ie milieu par la fondation :

4 560 $ : engagement de professeurs ;

2 000 $ : Centre Internet;

I 500 $ : comite des loisirs ;

1 180 $ : travaux de peinture de I'ecole;

300 $ : divers.

Au fil des ans, pour financer la fondation qu'ils
dirigent, les administrateurs ont organise diverses ac
tivites: adhesion de membres, soirees dansantes,
tournoi de Joffre. La fondation a egalement pu comp
ter sur l'assistance financiere du gouvernement du
Quebec, par I'entremise du programme « Support it
I'action benevole }) et la participation du ministere de
I'Education ala conception de materiel pedagogique,
un projet mis en reuvre pour les eleves des classes
multiples.

LE CENTRE

D' ACCES COMMUNAUTAIRE INTERNET

Une des plus belles reussites de la fondation est
sans doute la creation et la gestion du Centre Internet
de Saint-Nazaire. Mis sur pied grace it l'apport d'In
dustrie Canada et par suite d 'une entente de
partenariat avec la Commission scolaire de la C6te

du-Sud, Ie centre Internet de Saint-Nazaire a permis a
des dizaines de residants de Saint-Nazaire, de Saint
Malachie et de Saint-Leon de se familiariser avec

Internet et les multiples possibilites qu' offre I' infor

matique.

Le centre a ouvert ses portes au public Ie 21 aout

1999 et a ete inaugure officiellement Ie 12 septembre
suivant, en presence du depute federal Gilbert Nor
mand. Une des initiatives les plus originales et les
plus formatrices de ce projet communautaire a ete de
confier les premiers apprentissages informatiques it
des eh~ves benevoles qui, en quelques mois, les ont

transmis aleurs pairs et aux adultes.

Par la suite, pour donner la chance atous les inte
resses de s'initier al'infonnatique ou d'ameliorer leurs

connaissances, Ie Centre Internet de Saint-Nazaire a
procede it I'embauche de personnel a temps partiel :
Sylvie Taillon, de Lac-Etchemin ; Gaetan Vachon, ori

ginaire de Val-Belair; Stephanie Fillion, de
Saint-Nazaire. De plus, Stephane Turgeon, informati

cien professionnel, programmeur a la Corporation

informatique de Bellechasse, fait partie du conseil d'ad

ministration, une autre presence fort appreciee.

Le Centre Internet de Saint-Nazaire constitue

depuis son ouverture un modele d'implication bene
vole, les membres de son conseil d'administration se

partageant, par exemple, un horaire de gardiennage

les soirs d'ouverture. Mais le resultat Ie plus remar
quable, c'est la synergie qu'il a favorisee entre chacun

et chacune dans Ie milieu. En moins d'un an, plu

siems benevoles qui ne connaissaient rien ou presque
it I'informatique ont acquis de solides bases qu'ils ont

pu transmettre par la suite it d'autres membres.

En outre, dans Ie cadre des preparatifs du cen
tieme anniversaire de notre paroisse, Ie Centre Internet

de Saint-Nazaire a ete tres utile. II nous a permis
notamment de mettre ajour une banque de photogra
phies devant mener ala creation d'un cederom et d'un
site Web.

LES MEMBRES DU CONSEIL

D' ADMlNISTRATION POUR L' ANNEE 2002

Stephane Turgeon, president;

Jacinthe Bruneau, vice-presidente ;

Pierre-Yves Vachon, secretaire-tresorier;

Ghyslaine Cote-Belanger, administratrice ;

Andre Beaudoin, administrateur ;

Rachel Fillion, administratrice ;

Sylvie Leclerc, administratrice ;

Sylvie Morin, administratrice ;

Eliette Turcotte, administratrice.

EQUIPEMENT

L'equipement du Centre comprend neuf ordina
teurs, un graveur de CD, deux imprimantes, un
numeriseur et un appareil photo numerique.
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LISlE DES ELEVES LORS DE L'OUVERTURE DU

COUVENT EN 1957-1958

COMiVUSSION SCOLAJRE DE SAINT-NAZAJRE

1906-1972

Institutrice :

Sceur Marie-Antoinette (Marcelle Beland)

Noms

Anselme Morin

Joseph Belanger

Anselme Morin

Theophile Corriveau

Joseph Belanger

Joseph Pelchat

Wilfrid Larochelle

Romeo Fillion

Joseph Bmneau

Eugene Marceau

Alfred Tanguay

Romeo Fillion

Maurice Audet

Leopold Bruneau

Presidents

Annees

1906-1912

1912-1913

1913-1916

1916-1920

1920-1927

1927-1942

1942-1944

1944-1947

1947-1951

1951-1962

1962-1963

1963-1966

1966-1968

1968-1972

3" annee

Audet, Amland
Audet, Danielle
Bilodeau, Carmelle

Lachance, Arrnande
Lachance, Lise
Tanguay, Llse

4" annee

Bilodeau, Maurice

Fillion, Sol<mge
Pelchat, Jeannine
Roy, Claude

Roy, Gedeon

5e annee

Belanger, Denis
Fillion, Jean-Paul
Lachance, Rene

Pelchat, Aline
Roy, Francine

Tanguay, Yvon

Institutrice

Sceur Sainte-Jeanne-de-Lorraine

(Lorraine Gosselin)

pe annee

Beaudoin, Eliane

Bechard, Raynald
Belanger, Clemence

Bilodeau, Diane
Bruneau, Gilles

Corriveau, Rejean
Fillion, Germaine

Lachance, Jean-Marc
Pelchat, Nicole
Tanguay, Francine

2e annee
Beaudoin, Andre
Bruneau, Jean-Yves
Fillion, Clement
Lachance, Rejean
Pelchat, Richard
Tanguay, Yolande

Bechard, Berthe
Bechard, Raymonde

Belanger, Marguerite
Bilodeau, Lionel
Blais, Deni!;e

Fillion, Gaetan

Fillion, Leandre
Jolin, Evelyne
Jolin, Paula
Lachance, Claude

7" annee

Beaudoin, Camil
Corriveau, Ginette
Fillion, Nicole
Fillion, Rosa
Jolin, Denise

V"'"V "fPJ tIf, (0 ~ I ".
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Jolin, Lisette Anne-Marie Bernier
Morin. Fran<;oise Alfreda Tanguay 1915-1916

8e annee
Anne-Marie Bernier
Mile Blanchette

Audet, Mariette Mile Dion
Pelchal, Jacques Yvonne Marceau

ge annee
Alfreda TanglillY 1916-1917

Blais, Herve
Julienne Chabot
Eva Gourde

Corriveau, Romain Alfreda Tanguay 1917-1918

Alfreda Tanguay

LISTE DES ENSEIGNANTES ET DES Eva Tanguay

ENSEIGNANTS 1906-2001* Lumina Lachance 1918-1919

Marie-Blanche MarCOllx
Noms Annee scolaire Alfreda Tanguay

Eva Tanguay 1919-1920

Alice Chabot Marie-Ange Couture

Marie-Louise Dorval Beatrice Marceau

Leda Tanguay 1906-1907 Marie-Leouie Morin J92~1921

Marie-Louise Dorval Claire-Anna Aube

Marie Gagnon Lucienne Aube

Odelie Lachance 1907-1908 Beatrice Marceau

Veuve France Bisson
Rose-Aimee Ruel 1921-1922

Claire Chabot Claire-Anna Aube

Marie-Louise Dorval Lucienne Aube

Odelie Lachance 1908-]909 Beatrice Marceau 1922-1923

Emma Blanchet Claire-Anna Aube

Marie-Louise Dorval Helene Audet

Rose St-Pierre 1909-1910 Rose-Eva Leclerc 1923-1924

Emma Blanchet Claire-Anna Aube

Claire Chabot Rosella Bechard

Blanche Lamontagne Rose-Anna Chabot 1924-1925

Rose St-Pierre 1910-1911 Claire-Arma Aube

Eva Lacroix Simonne Audet

Amanda Roy Maria Tardif 1925-1926

Rose St-Pierre 1911-1912 Simonne Audet

Veuve E. Bernard Anne-Marie Bernier

Gratia Nadeau Adele Blais Sylvestre

Mile Plante 19J2-1913 Maria Tardif

Veuve E. Bernard
Marie-Berthe Fortier 1926-1927

Leontine Chabot Anne-Marie Bernier

CalixtaLabbe 1913-1914 MaIie-Berthe Fortier

Anne-Marie Bernier
Adele Blais Sylvestre 1927-1928

Mile Charland Adele Blais-Sylvestre

Mile Ferland Marie-Berthe Fortier

Mile Turcotte 1914-1915 Alberta Lachance
Mile Audet Eugenie Therrien 1928-1929
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Amanda Chabot Rose-Helene Audet
Olivine Charland Therese Audet
Alberta Lachance [929-1930 Yvette Beaulieu

Cecile Chabot Noella Corriveau

Olivine Charland Alexandra Turcotte 1943-1944

Delina Labonte Therese Audet
Albert2 Lachance 1930-1931 Nodla Corriveau

Olivine Charland Cecile Pelchat

Alberta Lachance Alberta Lachance

Camille Roy 1931-1932 Alexandra Turcotte 1944-1945

Olivine Charland Noella Corriveau

Anne-Marie Pelchat
AIberta Lachance

Yvette Pelchat 1932-1933
Yvette Pelchat
Alexandra Turcotte 1945-1946

Helene Audet
Marie-CeIanire Aube

Anne-Marie Pelchat
NoeJla Corriveau

Yvette Pelchat
Alberta Lachance

Rose-Helene Theberge 1933-1934 Alexandra Turcotte 1946--1947
Helene Audet Marie-C6lanire Aube
Lucien Gregoire Gertrude Blais
Julienne Lapointe 1934-1935 Noella Corriveau
Cecile Audet Alberta Lachance
Helene Audet Alexandra Turcotte 1947-1948
Lucien Gregoire 1935-1936 Gertrude Blais

Cecile Audet Alexandra Turcotte

Helene Audet Alberta Lachance 1948-[949

Robert Gregoire 1936--1937 Gertrude Blais

Cecile Audet Yvette Camer
Helene Audel EmilieJUle Morissette
Simonne Couture 1937-1938 Alexandra Tureotte 1949-1950

Cecile Audet Gertrude Blais
Sirnonne Couture Monique Dumas
Marie-Jeanne Laliberte Alexandra Turcotte 1950-1951
Marie-Reine Metivier 1938-1939

Rejane Blais
Sirnonne Couture Gertrude Blais
Lucienne Daigle Alexandra Turcotte 195[-[952
Marie-JearUle Laliberte
Marie-Reine Metivier 1939-1940 Lou isette Roy

Noel/a Corriveau
Florence Tanguay

Simonne Couture
Alexandra Turcotte 1952-1953

Marie-Jeanne Laliberte 1940-1941 Julienne Fournier

NoeJla Corriveau Yvette Pelchat

Simonne Couture Louisette Roy 1953-1954

Alexandra Turcotte 1941-1942 Suzanne Audet

Yvette Beaulieu Raymonde Fournier

Nodla Corriveau Marie-Paule Prevost

Sirnonne Nadeau Marie-Ang-e Samson 1954-1955

Alexandra Turcotte 1942-[943 Cecilienne Boutin
Laurence Breton
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Francine Corriveau
Monique Laflanune
Yvette Pelchat
Sa:ur Bemadette-Soubirous (Bemadette Naud)
Sa:ur Marie-Antoinette
Sa:ur Sainte-Jeanne-de-Lorraine 1957-1958

1965-1966

1962-1963

1964-1965

1963-1964

1967-1968

1966-1967

1968-1969

1969-1970

Sreur Saint-Paul-Andre
Sreur Marie-Anne-de-Jesus
Sreur Saint-Tbarcissius

Yvette Ruel
Lorraine Turgeon
Seeur Bernadette-du-Rosaire
Sa:ur Sainte-Bemadette-Soubirous
Seeur Marie-Anne-de-Jesus
Seeur Saint-Paul-Andre

Yvette Ruel
Lorraine Turgeon
SreurGenuna Lavallee
Sreur Sainte-Gervaise
Sreur Sainte-Monique (directricc)

Paula Jolin
YvelteRuel
Sa:ur Sainte-Gervaise
Sreur Gemma Lavallee
Sa:ur Rose-Helene L'Heureux (directrice)

Catherine Baillargeon
Paula Jolin
Yvette Ruel
Sa:ur Alice-Gertmde Roy
Seeur Genuna Lavallee
Sa:ur Jeanne D'Arc Martel

Catherine Baillargeon
Paula Jolin
Sreur Jacqueline Godin
Sreur Alice-Gerttude Roy
Sreur Gemma Lavallee

Catherine Baillargeon
Paula Jolin
Sceur Alice Couture
Sa:ur Angeline Simoneau
Seeur Cecile Labonte
Sceur GelTuna Carrier
Sa:ur Therese Genest
Seeur Rose-Aimee Labonte
Sreur Marguerite Lebel

Catherine Baillargeon
Paula Jolin
Lucie Noel
Sa:urGenuna Carrier
Seem Jeanne Martel
Seeur Marguerite Beaulieu
Sceur Marguerite Lebel

Lueie Noel
Seeur Gemma Carrier
Seeur Marguerite Beaulieu

1956-1957

1960-1961

1958-1959

1959-1960

196]-1962

Raymonde Foumier
Cecile Pelchat (en remplacement de Cecilienne Boutin)
Yvette Pelchat
Murielle Tanguay 1955-1956

Francine Corriveau
Cecile Pelchat
Yvette Pelchat
Therese Lachance

Denise Corriveau-Couture
Francine Corriveau
Monique Laflanune
Sa:ur Sainte-Bemadette-Soubirous
Sa:ur Sainte-Jeanne-de-Lorraine
Sreur Marie-de-Lorette
Sreur Marie-de-Ia-Redemplion
Sreur Saint-Tharcissius

Laurence Breton
Eliette Fillion
Moniquc Laflanune
Diane Marcoux
Sa:ur Marie-de-Lorette
Seeu r Sainte-Bemadette-S oubirous
Seem Egide-Marie
Seeur Marie-de-Ia Redemption
Sreur Saint-Tharcissius

Yolande Couture
Eliette Fillion
Monique Laflamme
Marie-Claire Montminy
Seeur Sainte-Bernadette-Soubirous
Seeur Saint-Tharcissius
Seeur Saint-Viateur

Yolande Couture
Eliette Fillion
Antoinette Ratte
Sceur Sainte-Bemadette-Soubirous
Seeur Saint-Paul-Andre
Sceur Saml-Remi
Seem Saint-Tharcissius

Lise Audet
Marie-Claire Montminy
Sreur Bemadette-du-Rosaire
Seeur Sainte-Bcrnadette-Soubirous

191
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1983-1984

1990-1991

1988-1989

1989-1990

1985-1986

1986-1987

1984-1985

1982-1983

1987-1988

Pierre Bilodeau
Genevieve Cote
Ida Nadeau

Leopold Lafontaine (directeur)

Pierre Bilodeau
Genevieve Cate

Ida Nadeau

Leopold Lafontaine (directeur)

Genevieve Cote
Ida Nadeau
Sylvie Pichette

Guylaine Pinel (matemelle)
Leopold Lafontaine (directeur)

Genevieve Cote
Ida Nadeau
Guylaine Pinel (matemelle)
Pierre-AndJe Tanguay

Leopold Lafontaine (direcleur)

Genevieve Cote
Ida Nadeau
Gratien Picard

Claude Lachance (direcleur)

Genevieve Cale
Ida Nadeau

Gerald Roy
Gratien Picard
Sylvie Pichette (matemelle)

Danielle-Anne Bedard
Claude Lachance (directeur)

Genevieve Cote

Sylvie Pichette (matemelle)
Ida Nadeau

Claude Lachance (direcleur)

Martin Aubin
Francine Asselin
Genevieve Cote

Sylvie Laflamme
Sylvie Pichette
Guylaine Pinel (matemelle)
Claude Lachance (directeur)

Francine Asselin

RemiCanier
Genevieve Cote

Sylvie Pichette (malemelle)

Ginette Lamontagne
Guylaine Pinel
Claude Lachance (directeur)

Francine Asselin
Remi Carrier

1970-1971

1980-1981

1979-1980

1973-1974

1971-1972

1981-1982

1972-1973

Sa:ur Jeanne Galarneau
Rosa Mercier

Rachelle Audet

Genevieve Cote

Ida Nadeau
Lucie Noel
Leopold Lafontaine (directeur)

Ida Nadeau
Genevieve Cote

LucieNoel
Leopold Lafontaine (d irecteur)

Genevieve Cole
Ida Nadeau
Lucie Noel
Leopold Lafontaine (directeur)

Jeanne-Mance Guay

Lucie Noel

Sa:ur Gemma Carrier

Sa:ur Therese Genest

Jeanne-Mance Guay

Lucie Noel
Sa:urGemma Carrier

Gilles Nadeau
Lucie Noel

Lucille Guillemette
Sa:urGemma Carrier

Lucille Guillemette
Lucie Noel

Sa:ur Gemma Carner
Leopold Lafontaine (directeur) 1974-1975

Lucille Guillemette
Andre Leblond
Estelle Pelletier (en remplacement d' Andre Leblond)

Lucie Noel
Leopold Lafontaine (directeur) 1975-1976

Lucille Guillemette
Ida Nadeau

Lucie Noel
Leopold Lafontaine (directeur) 1976-1977

Lucille Guillemette
Ida Nadeau

LucieNoeI
Leopold Lafontaine (directeur) 1977-1978

Lucille Guillemette

Ida Nadeau

Lucie Noel
Leopold Lafontaine (directeur) 1978-1979
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1991-1992

Annie Flamand

Sonia Laferriere
Claude Gignac (directeur) 1999-2000

Lucille Boutin
Nancy Campbell
Anne-Marie Gagnon

(en remplacement de Monique Levesque)

Claude Gignac (direcleur) 2000-2001

Genevieve Cote
Ginette Lamontagne
Guylaine Pinel (matemelle)

Claude Lach'lOce (directeur)

Francine Asselin
Rose-Aline Aube (matemelle)

Remi Carrier
Genevieve Cote
Diane Nod
Claude Lachance (directeur) 1992-1993

Francine Asselin
Genevieve COte

Ginette Lamontagne

Monique Levesque
Diane Noel
Sylvie Pichette (matemelle)
Claude Lachance (directeur) 1993-1994

Genevieve Cote
Nicole Dupont

Diane Noel

Claude Lachance (directeur)
Michele Ladouceur

(en remplacement de Claude Lachance) 1994-1995

Genevieve Cote
Ginette Lamontagne

Sylvie Pichette
Michele Ladouceur (d ireclrice)

Genevieve Cote

Ginette Lamontagne
Sylvie Pichette (matemelle)
Michele Ladouceur (directrice)

Genevieve Cote

Ginette Lamontagne
Claude Gignac (directeur)

Annie Flamand
Sylvie Morin

Claude Gignac (directeur)

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

II)

La compilation de la ilslc des pcrsonncs qUI ont cnseigne a
Saint-Nazaire depuis 1906 (annee d'erCClion de nOire Commis
sion seolaire) jusqu'a la femlCllJre de l'ecole Retlet des Monts,
au prinlemps 200}, a presente plusieurs difficulles. C'est ainsi
que pour cc qui est des archi yes disponiblcs couvranl la periode
qui s'elcnd de 1906 II 1960, nous observons iI I 'occasion quel
ques imprecisions que nous n'avons pas ete en mesure de eorriger
(Veuve E. Bernard, M"< Charland, M'l< Turcotte. et ainsi de
sUIte). Par ailleurs, Jes archives eouvrant les annees 1960 a
200 I ne som malbeureuscmenl pas dlsponibJes. Nous avons ete
contraints de nous limiter a la synthese des differents temol
gnages transmis par Ja tradition orale, avec les quelques risques
d'erreurs que ceLLe approche presenlail. Celie reeherche fut
particulierement eXlgeante. La reconstitution de la liSle des
reJigieuses de Notre-Dame-du-PerpCiuel-Secours de Saint-Da
mien qlJi oot transmis leurs connaissances dans noire parolsse
s'eSl averee parliculiercment ardue. La collaboration de Jacin
the Bruneau, de Marie-Paule Morin el de sceur Gysele Oucllclic
a etc d'un preeieux seeours all momenl Oll une verilable « course
con Ire la monlre » etail enlreprise pour reconstituer cellc pan
lmporlanle de noire hisloire scolaire.



Notes

I Rappor' Parent, lome I, p. 8.
2 Archives de la Commission scolaire de S~ml-Nazaire.

3 fbul Louis Fillion Ills clail Ie pere de Romeo el de Maurice. II
deceda Ie 21 seplembre 1923, des suiles d'uoe IlJade de eheval.
II avail 63 ails.

4 fbid.
5 Ibid.
6 fbid.
7 fbid. Ernesl Jolin avail 28 aus a I'epoljue.
8 ibid.
9 ibid.
10 ibid.
I I ibid.
12 fbid.

I 3 Joachim CaTTIer el autres. Des CadiellS aux Cen'oisien::" 1984,
p. 184.

14 Archives de la Commission scolaire de Sainl-Nazairc.
15 Emrcvuc realisec avec Marie-Louise Dorval Ie 24 jilin 1975.
16 Noles des cahicrs de prones, archives de la paroissc de Sainl-

Nazaire.
17 Ibid
I S ibid
19 ibid
20 ihid
21 ibid
22 ArchJv('s de la Commission seolairc de Sainl-Nazaire.
23 Noles des cahicrs dc proncs, archivcs de la paroisse de Sawl

Nazairf.

Juin 2001 - Les eLeves de /'Ecole Refler des Monls disenf un dernier adieu a feu I' insfitution d'enseignemenf.
EgaLemenf sur fa photographie, Monique Levesque et Eliette Turcolfe.
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LES ATKINSON

a seconde moitie du XIXc siecle marque l'age
d'or des grandes compagnies forestieres sur la
rive sud de Quebec. Les William Price, les John

Breakey et les Henry Atkinson profitent de la situa
tion privilegiee que leur conferent leurs contRcts avec
les milieux d'affaires de la Grande-Bretagne pour eta
blir de veri tables petits empires economiques dans nos
cantons.

Un contrat passe entre John Breakey et la Cou
ronne Ie 7 mars 1878 nous donne une bonne idee de
l'etendue des possessions forestieres attribuees it ces
grandes compagnies. Ce jour-la, I' entrepreneur anglo
saxon obtient Ie droit de coupe sur une superficie de
452 milles carres, lesquels couvrent pas moins de huit
cantons, dont certains nous sont plus familiers : Tring,
Liniere, Shenley, Jersey.

En 1854, au moment ou nos pionniers entrepren
nen! de defricher les premieres terres du 3" et 4" Rang
de Saint-Nazaire, les Atkinson obtiennent des droits
de coupe sur plusieurs milliers d'acres dans les can
tons de Monhnagny, de Cranbourne, de Ware et, plus
pres de nous, dans les cantons de Buckland et de
Standon. Henry Atkinson devient proprietaire des
moulins du seigneur John Caldwell, a. Saint-Henri et a
Saint-Romuald, vel's] 856. Commerr;ant de bois pros
pere, il habite un temps ce qui deviendra par la suite la
residence du lieutenant-gouverneur du Quebec a
Sillery (Bois-de-Coulonge). Les moul ins Atkinson de
la rive sud passent, vel'S 1862, aux mai.ns d'Henry
Atkinson, neveu du precedent.

Le deuxieme Henry dirigera la compagnie jusqu'3
sa mort, Ie 21 mai 1906. Le bois coupe est transporte
par flottage au printemps, principalement au mois de
maio A Sainte-Sabine, ou travaille Ie grand Dollard
Bruneau, la drave dure enh'e quinze et dix-huit jours
et rapporte aux h'availleurs vingt-cinq ou trente dol
lars par saison. Pour faciliter la descente vel'S Ie
Saint-Laurent, il est d'usage d'ouvrir les vannes des
barrages. Les operations de la scierie Atkinson de
Saint-Romuald cesseront en 1938.

Lajeune Maria Morisselfe (lvf"< Adetard Bruneau)
avail /ait /a connaissance de son mari alors
qu 'it '~avail/ait dans un camp/orestier de Sainte
Sabine.

Le monopole qu'exercent a cette epoque les
Atkinson sur nos boises aura une importance conside
rable sur Ie developpement economique de notre
paroisse. Les interets economiques de ces grands pro
prietaires fonciers se heurteront parfois a ceux des
pionniers, qui sont en recherche constante de nouvel
les terres pour nourrir leur famille.

Au point de vue materiel, Jajeune paroisse ne peut pas
se developper parce que ses limites sont trap restrein
tes, la compagnie Atkinson possedant presque toutes
les terres du cinquieme et du sixieme rang. Si unjour
cette compagnie, grace au nouveau chemin de fer
Transcontinental fait 1a coupe du bois dans Ie cinquieme
et sixieme rang, alors de nouvelles ten'es s'ouvrirant et
1a paroisse de Saint-Nazaire deviendra importante et
n 'aura rjen aenvier aux autres paroisses I.

Par ailleurs, differents temoignages confinnent
1'importance des Atkinson dans 1'activite economique
de notre paroisse au debut du siecle :

Au cours des annees 1920, la majorite des habitants de
Saint-Nazaire vendaient leur coupe de bois aux
Atkinson. Une fois [qu'il etaitj coupe, on descendait
Ie bois a la ligne Cameron aSaint-Malachie avec des
bceufs '.
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Fideles a I'esprit de l'epoque qui veut que les plus

fortunes fassent preuve de philanthropie, les Atkinson

semblent avoir fait preuve de generosite dans notre
paroisse. « Le lot de la fabrique appartenait ancien

nement aux Atkinson, mais le cure Auger reussit a

I'obtenir pour 1a paroisse ainsi que du bois pour cons
truire des maisons 3. »

Le livre des deliberations du conseil de la fabrique
nous apprend egalement qu'au mois d'octobre 1915,

« dame NicHenry Atkinson ) cede une terre a bois a
la fabrique pour la somme de 5 $.

Les operations forestieres de la compagnie cons
tituaient parfois un danger pour I'environnement.

Ainsi, aLac-Etchemin, Ie pouvoir des Atkinson emit

tel que les industriels anglophones avaient acquis des
droits leur perrnettant d' elever ou d' abaisser Ie niveau

de I'eaujusqu'a dix pieds. On imagine facilement les

problemes lors des crues printanieres. Cette situation
perdurerajusqu'en 1900.

Par ailleurs, ici meme aSaint-Nazaire, comme en
fait foi un contrat notarie redige vers la meme epoque,

nos pionniers sont conscients des probh~mesde la crue
des eaux engendres par l'erection d'un barrage:

Vente par sieur Charles Pelchat, cultivateur de Saint

Nazaire, adame Selina Jane Crawford, de Saint-Romuald,

Etchetnin, Levis, veuve Henry Atkinson, savoir : Ie droit

et Ie pouvoird 'eriger, de construire, de batir une ecluse

ou dam sur Ie ruisseau appele J'Eau Challde qui tra

verse Ie lot trente-sept-D du cadastre officiel de

Saint-Nazaire, sans etre tenu [sic] aux dommages eau

ses par les inondations que les eaux pourraient faire et

sur Ie numero 37-0 et sur Ie numero 38-0 dudit cadas

tre officiel de Saint-Nazaire, avec droit de passage sur

les dits* Jots, etc. Prix de vente paye. H. Theop. Pa

geot, notaire, 16 septembre 1909 ~.

Ce contrat, redige en toute bonne foi, contenait

toutefois une erreur. Moins d'un an plus tard, les deux
pal1ies contractantes se presentaient de nouveau au
bureau du notaire Pageot :

Rectification par dame Selina Jane Crawford, et sieur
Charles Pelchat, par laquelle les comparants declarent

que les immeubles designes dans un acte enregistre

sous numero 37894 sont indiques par erreur, tandis que

Les mots lesdlts, ladile, ledll, dud iI, etc., reserves it III langue

juridique, s'ecrivenl ell un seul mot, rnals cetlc regie n'ctail

presque ja.mais a.ppliquee it I'epoque.

Le 16 septembre 1909, apres avoir passe tll1

conttat avec Charles Pelchat, Selina Jane
Crawford obtienl Ie droit d'eriger une ecluse
sur Ie ruisseau cl / '£au Chaude.

de fait, ils auraient dil etre decrits comme les numeros

trente-sept-B et trente-huit-O (Numeros 37 -B et 38-0)

du cadastre offieiel de Saint-Malachie, quatrieme rang,

canton Buckland. Et en consequence, les comparants

se dorJnent mutuellement main levee sur les numeros

37-0 <:t38-0 de Saint-Malachie. H. Theop. Pageol, no

taire, n juillet 1910. Enregistre 27 avrill912'.

LA DRAVE SUR LA RIVIERE ETCHEMIN

Le 12 mars 1919, a Saint-Leon, la riviere Etchemin
est Ie theiHre de I\me des pires tragedies de I'histoire

de la rive sud de Quebec. Ce jour-la, neuf draveurs

se noient lorsque Ie canot qui les ramene a leur cam-

Le 12 mars 1919, /a riviere £fchemin est Ie theatre
de f'une des pires tragedies de J 'histoire de Ja
rive Slid de Quebec.



pement se renverse. L'importance de la drave sur la
riviere Etcbemin se resume aussi dans cette anecdote
moins penible :

Pour remedier ala baisse des eaux en periode de seche
resse, la compagnie fitconstruire un barrage au ruisseau
a1'Eau Chaude. En situation de besoin, on ouvrait les
dalles et les billots poursllivaient leur descente. Par
line annee particulierement seche, M. Atkinson tit
chanter une grande messe pour avoir de lo plu ie. Les
averses furent si fortes que les billots, lances agrande
vitesse, defoncerent les estacades a Saint-Romuald
pour se disperser dans Ie fJeuve Saint-Laurent, ce qui
fit direa l'exploitant : « By God', une petite messe aumit
suffi6 »

LA DRAVE I~ SAINT-NAZAIRE

Que nos petits ruisseaux aient eu un debit suffi
samment important pour permettre la drave, cela peut
paraltre etonnant de nos jours. II faut se rappeler que
la flotte du bois s'effectuait au printemps, au moment
ou la crue des eaux etait la plus forte. La glace qui

Gerard Aube, Gera/da Aube, A/moza Fillion el
la petite Georgefle posent aBuckland vel's 1948.
Selon Gerard, les dravellrs celebraienl Ie retour
du pJ'intemps en ingwgitanr de I'alcool art/sanaf.

Expression utilisee Ii I'epoque.

s'accumulait tout au long des berges formait par
ailleurs un excellent drain nature!.

Cependant, il fallait composer avec d'incontour
nables embacles, d'otl la necessite d'employer des
travailleurs saisonniers pour desengorger les cours
d'eau. La drave constituait un metier dangereux, mais
elk ne semble pas avoir fait de victimes dans notre
paroisse. D'apres Ie temoignage de Gerard Aube,
temoin de cette epoque fabuleuse sur Ie ruisseau a
l'Eau Chaude, nos gens celebraient meme Ie moment
en ingurgitan t quelques gorgees d' alcoo1artisanal.

It faut d'abord avoir aJ'esprit qu'avant Ie trans
port par camion, la drave etait Ie moyen Ie plus courant
et Ie plus pratique d' aller chercher Ie bois OU il se trou
vait. II y avait certes Ie cheval, mais celui-ci ne pouvait
pas transporter d 'importantes charges, sur de longues
distances, de fa90n economique.

Quant au chemin de fer, il fallut attendre des de
cennies avant qu'il atteigne notre region, mais 1(\ encore,
Ie train ne pouvait pas, pour des considerations econo
migues, se rapprocher des sites de production. C'est
pourquoi nos petits ruisseaux constituerent, chez nous
comme ailleurs, Ie lien essentiel qui permit d'assurer
Ie transport de la production locale vers les grandes
usines de transformation.

Une autre richesse pour I'avenir de la paroisse, c'est le
bois de pulpe. Une nouvelle societe du nom de compa
gnie Precourt, dont les actjonnaires sont millionnaires,
vient d'ewblir ses quartiers dans nos parages. Non
loin du Transcontinental, 13 compagnie Precourt vient
de batir une vaste ecluse. On doit y batir au printemps
un grand moulin apulpe, qui emploiera, dit-on, de cin
quante asoixante hommes, et plusieurs maisons pour
lcs employes de la compagnie. Deja la compagnie a
installe Ie telephone dans ses bureaux chez monsieur
Octave Gosselin :.

Malgre un deboisement intensif, Ie projet dont parle
I'abbe Kirouac illustre bien la richesse de la foret, en
1908, au moment ou il se prepare apublier la mono
graphie de Saint-Malachie. Par ailleurs, la drave sur
nos ruisseaux est probablement aussi vieille que notre
paroisse. D' apres la tradition orale, I' ancetre des
Bechard de Saint-Nazaire aurait travaille pour les
Atkinson, possiblement a I'entretien des barrages
(dams) qu'on erigeait acertains endroits strategiques
pour contr61er Ie debit des ruisseaux.



Nos doyens ont par ailleurs connu les demieres
a/Ulees de la periode de la drave dans notre paroisse.
La dam, dite dam du deux, est entree dans notre to
ponymie popuLaire. De nosjours, on dit encore: « J'ai
vu un chevreuil dans Ie coin de la dam du detn. »
Pendant longtemps, Ie petit barrage fut un site appre
cie par Ie pecheur du dimanche. Plusieurs t6moignages
nous apprennent que beaucoup plus en amont du meme
ruisseau, sur Ie Lot actuel de Gaetan Fillion, il y aurait
eu aune certaine epoque de petits barrages eriges
pour retenir les eaux.

Trois tragedies

Le 8 decembre 1884, Hippolyte Dupont, qui vecut
sur La ferrne qu'avait exploitee Bertrand Fillion et son
epouse, deceda accidentellement dans un chantier. II
n'avait que cinquante-deux ans. La victime, qui tais
sait sept enfants orphelins, etait Ie grand-pere de Darius
Dupont. Quelques annees plus tard, Ie 10 janvier 1887,
Ansel me Bilodeau, arriere-grand-pere de Maurice, de
ceda dans un chantier du lointain Michigan. Les
funerailles n'eurent lieu que sept jours plus tard, ce
qui dO/Ule une idee de la difficulte de rapatrier Ie corps.
Au debut du xx· siecle, Ie 5 novembre 1907, Actelard
Bechard, fils de Franyois Bechard et de Marie Gaulin,
etait ecrase sous un arbre dans une foret du Maine.
Ces trois tragedies illustrent bien ['importance du tra
vail en foret dans I'histoire de notre paroisse. Les
circonstances entourant ce dernier accident nous sont
parvenues.

Ce jour-la, Ie jeune Bechard travaillait avec son
cousin U:o, onele et pere adoptif de Femand Bechard.
Leo, etant gaucher, changea de position aun certain
moment pour mana:uvrer Ie sciotte plus facilement.
Ce geste lui sauva la vie, puisque c'est son cousin qui
reyut la branche fatale sur la tete.

Nous constatons que la foret constitua pendant
des dizaines d'annees, avec I'agricuLture, la sOurce de
revenus 1a plus importante pour nos ancetres. De tout
temps, Ie metier de bficheron a ete un metier dange
reux ; de tout temps, il a faIlu aller travailler aI' exterieur
de la paroisse, c'est pourquoi on mourait parfois si loin
des siens. Mais il est arrive, heureusement, que Ie
metier ait dO/Ule lieu ades evenements plus heureux.
C'est ainsi qu'Adelard Bruneau, dit Ie grand Dollard,
grand-pere de Jacques, fit la connaissance de lajeune

Darius Duponl, dans un chantier de la Mauricie,
en J942. Son grand-pere etait decede dans un
accident de/orit.

Maria Morissette alors gu'il travaillait dans un chan
tier de Sainte-Sabine au debut du siecle.

Le grand Dollard, dans une entrevue realisee Ie
19 juin 1975, racontait avoir travaille a Jackman et
avoir ete draveur. A l'epogue ou il etait dans la force
de I'age, vers 1910, un draveur, qui devait avoir I'agi
lite de l'ecureuil, gagnait 2,50 $ par jour. Compara
tivement, une institutrice gagnait environ 100 $ par an
nee a la meme epogue.

Par aiHeurs, les operations de La compagnie an
glophone de Saint-Romuald constituaient parfois un
probleme pour Ie reseau routier local. Ce fut Ie cas au
printemps de 1911, ce qui amena Ie jeune conseil mu
nicipal de Saint-Nazaire a reagir. Le 10 juillet, une
resolution fut adoptee qui exigeait que Ie pont du
4" Rang soit repare et que la compagnie Atkinson re
pare les dommages causes par la descente du bois.

Un quart de siecle plus tard, Ie 7 juin 1937, Ie con
seil municipal adoptait une resolution autorisant Ie
secretaire-tresorier de « notifier la Compagnie
Atkinson d'avoir aenlever les ecorces faites par Ie
pleumage [sic] du bois de puLpe dans Ie chemin de
front entre Ie 2" et Le 3< rang sur Ie lot numero 30 de
cette municipaJite »8.

Mais Ie bilan des operations de I'importante com
pagnie s'averait dans I'ensemble positif pour Les
pionniers. En plus des retombees economiques de la
coupe de bois, les cultivateurs beneficiaient parfois des
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infrastructures qu' erigeaient ici et 13 ces grands sei
gneurs de la foret dans leur quete incessante de matiere
Iigneuse. C'est ainsi que, dans Ie 6e Rang, les Atkinson
avaient fait eriger un barrage qui servit pendant long
temps de pont pour les residants de ['endroit. A. la
belle saison, Ie site etait prop ice 3 la baignade et les
jeunes gens allaient s'y rafraichir lors des joumees
chaudes.

Par ailleurs, les agriculteurs de notre paroisse ont
toujours tire de la foret une part substantielle de leurs
revenus. En 1939, les cultivateurs de notre municipa
lite coupaient sur leur terre 900 cordes de bois apate,
600 cordes de bois de chauftage et 15 000 pi. de bois
de sciage. Cette activite rapportait en moyenne 80 $

par ferrne Si les revenus paraissent modestes, il faut
se rappeler que la crise economique sevissait toujours.

LES ANNEES 1920 ET 1930

Dans ses notes de prones du 8 aol1t 1937, Ie cure
Robert Gauthier, qui avait succede au cure Amedee
Caron au debut de l'annee, faisaitle commentaire sui
vant:

Vu Ie depart de plusieurs paroissiens pour les chan
tiers, dimanche it y aura une cerernonie de depart: a
chacun je remettrai une medaille miraculeuse et il y
aura sennon. La cen~monie se deroulera a2 h 30 9.

En ce qui a trait au travail de nos grands-parents
en foret au cours des annees 1930, nous possedons
une documentation ecrite et des sources orales plus
importantes. Nous avons appris, par exemple, que
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D 'apn!s Joseph Bolduc,
dans les annees 1920 et 1930.

les campemenls elaien( IreS Folds.

Leonidas Morin etait aile travailIer dans un chantier
de l'lle d' Anticosti. Vers la meme epoque, Leo Belan
ger travaillait aussi dans les chantiers. Devenu bucheron
3 I'agede quatorze ans, Ie metier ['avait menea Matane
et dans les chantiers du Maine.

Un autre precieux temoin de l'epoque, Edmond
Gaulin, racontait avoir connu dans les chantiers Jo
seph Gosselin, qui avait ete condamne amort au debut
du siecle pour Ie meurtre de Vitaline Marquis, dans Ie
rang du Petit Buckland, 3 Saint-Lazare, et qui avait vu
sa peine commuee. Selon lui, Ie malbeureux se tenait
3 I' ecart des autres hommes, dans son univers de re
mords.

La vie des travailleurs de la foret relevait souvent
de !'epopee. Dans une entrevue realisee Ie 6 juillet
1998, Joseph Bolduc racontait que les campements
etaient tres froids et que la neige etait la bienvenue,
car elle formait une couche d'isolation. II avait tra

vailIe acette epoque pour Albert Pelchat, du « cote
americain ». Daniel Corriveau faisait egalement par
tie de ce groupe d'hommes.



Selon Joseph Bolduc, les honunes devaient faire
vingt-cinq milles en canot pour se rendre aleur lieu de
travail. Les employes etaient payes it Saint-Pamphife,
en argent canadien. Une anecdote de ces annees dif
ficiles resume bien les penibles conditions qui pouvaient
regner dans les camps de l'entre-deux-guerres. Un
jour, un autre pionnier, Anselme Bolduc, s'evei lla ses
vetements de nuit « soudes » au mur du campement
par Ie gel de Ja nuit.

Au milieu des annees 1930, un autre pionnier des
penibles annees de la crise economique, Joseph Dra
peau, vecut des moments perilleux alors qu' il se vit
contraint de marcher plusieurs milles pour se faire
soigner apres avoir subi une grave blessure it l'abdo
men. Heureusement, il n' etait pas seul :Joseph Bolduc,
frere de Gerard, l'accompagnait. De tels incidents
nous apprennent beaucoup sur les pietres conditions
d 'existence des travailleurs de la foret jusqu'au tour
nant des annees 1940.

Selon Gerard Aube, qui travaillait dans les chan
tiers de la region du Lac-Saint-Jean vers 1940, les
salaires variaient de 3 $ 11 4 $ par jour. A la fin de
!'hiver, un honune avait economise entre 300 $ et400 $.
Petite anecdote amusante : sans doute parce qu'ils
demeuraient plus au sud, nos gens etaient consideres
cornme des Americains par leurs coropagnons du Lac
Saint-Jean, nous a rapporte Gerard.

LE CAMP DE BOIS ROND

Le contractant (jobber), accompagne Ie plus sou
vent par un representant de la compagnie forestiere,
dressait d'abord un inventaire du bois acouper, et ce, a
partir de deux critl~res : la quantite de bois disponible
et sa qualite. On choisissait par la suite Ie site du futur
campement, qui etait etabli en fonction de la proximite
de l'eau potable et de sa facilite d'acces par terre ou
voie d'eau.

On coromenyait par construire un petit camp, qui
abriterait Ie cuisinier (cook) et ses ustensiles. On cons
truisait par la suite le camp principal. En attendant,
les bGcherons coucbaient afa belle etoile au sous la
tente. Les nuits de piuie, ils se sechaient tant bien que
mal aupres du feu.

Un au deux chevaux tiraient les lourdes pieces de
bois de sapin et d'epinette qui allaient servir aeriger Ie

grand camp. On construisait les murs bas pour eco
nomiser Ie bois, mais aussi parce que cette structure
presentait Lme meilleure isolation lorsque la neige arri
vait.

La couverture presentait une forte pente. Elle
etait faite de bois de sapin fendu it la hache et pose
sur Ie plat. Les joints etaient remplis de mousse verte
que I' on recouvrait par la suite d 'une couche de terre.
La couverture etait completee par la superposition
d'une rangee de bois plus petit, egalement calfeutree
de mousse, tenue de place en place par de petites lat
tes de bois. Plus tard, Ie papier goudronne allait
supplanter cette isolation de fortune.

Adefard A. Bruneau e/ Willy Dupont,
dans /.//7 chanlier de Riviere-Bleue - vel'S 1920

O?



ORlGINE DU MOT P/TOUNE

Le travailleur de la fonSt de notre paroisse portait dans ses
genes cet attrait irresistible que les bois, les lacs, Ies rivieres
aVnient exerce sur ses ancetres depuis les premiers temps de
la colonie. C'est en chantant que Ie coureur des bois descen
dailies rivieres. C'est lin peu avec Ie meme esprit qu'on
allail s'attaquer il Ja Foret. 11 semble meme que Ie sens de la
rete du Quebecois soit aI'origine du motplloune.

Selon cette hypothese, Ie mol qui designe une longueur de
bois de quatre pieds proviendrail de la defomlation de I'ex
pression anglophone « happy town », qui signifie « ville
Joyeuse». \I faut remonier plus de 150 ans en arriere, a
I'epoque ou les bucherons du Quebee avaient commence a
lrouver de I'embauche dans les lointaines forets du Maine,
pour comprendre I'origine de cc mol.

Ces gens etaient naturellement de joyeux lurans et ils se re
trouvaienl pour chanter et faire la fete ensemble. Les
Amencains les sumommerent les « happy lown ), et I'expres
sian, ala suite de multiples defolmatious, aurair doone Ie mot
pilorme. Belle legende peut-etre, mais qui illustre bien cer
lains de nos trailS de caradere d'origine franyaise.
~-----------------_._,

Le plancher etait fait en bois brut. De longues

pieces, grossierement equarries ala hache, etaient par

la suite installees paral!l~lementsur les poutres de sup

port.

Le camp, comportant de rares fenetres, etait

eclaire par une lampe a I 'huile utilisee avec parcimo

nie. Deux banls de tole situes aux extremites de la

modeste habitation servaient de poele. Its rejoignaient

I'unique cheminee par un tuyau. Au-dessus, et tout

au long de ces tuyaux, on retrouvait d'ingenieux se

choirs, accroches a la toiture meme, sur lesquels

sechaient bas, mitaines, pantalons d'etoffe, chemises

de laine.

Ce dortoir OU couchaient les bucherons, tmp souvent

entasses, colles les uns aux autres dans uoe genante

promiscuite, etait meuble d'un commun malelas faitd'un

cadre de bois de sapin fendu, rempli soit de mousse

sechee, branches fines ou toute autre matiere pouvant

rembourrer el etre a la fois souple, que recouvraienl,

d'un bout a l'alltre, deux immensement longues cou

vertures, ['une plutot drap que couverture, servant a
recouvrir Ie materiau de rembourrage du malelas et

I'autre, plus lourde, servant acouvrir les hommes10

Le matin, I'appel au repas donnait lieu aune course

effrenee vers les tables de la cuisine. Sur celles-ci

etaient deja deposes des plats substantiels mais qui

manquaient de variete : roties de pain frais, biscottes
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chaudes, feves au lard, lard froid, parfois des crepes,

et du the. Des annees plus tard, Ie bucheron aura

droit au cafe arrose de Jait en poudre.

Les autres repas incluaient soupe au riz avec b~uf,

soupe aux pois et lard sale, feves au lard, pommes de

terre et pain. Les legumes n'etaientjamais au menu.

Le vendredi, jour maigre, presque toujours de la mo

rue salee. Aux menus des desserts figuraient tartes aux

raisins, gateaux, galettes, melasse. Parfois aussi des pru

neaux sees etuves. Les repas se prenaient en silence.

Leves Lot, des la fin dll dejeuner, encore de nuit, ex

eluant les jours de forte pluie, Ie patron ouvrait la porte

du camp et Ies equipes de deux ou trois hommes s'en

allaient au travail. Durs Iravallx qui consistaient aabat

tre et Ironc;:onner au godendart des bi lIols p laces de

fayon ace que Ie charretier puisse facilement les appro

cher avec son cheval, les enchai'ner a I'attelage, les

transporter en les trainant puis les empiler Ie long des

chemins de halage 11
•

LES FEVES AU LARD

Les nutrilives feves au lard font parlIe de la cuisine IraditlOn
nelle des Quebecois depuis si 10ng1emps que nous sommes
enclins it crOlre que la recetle est typiquement de chez nous.
Pourtant. Ie secret de la cuisson de ce haricot provienl de la
region de la Nouvelle-Angleterre.

Dans la seconde moitie du XIX' siecle, les cuisiniers des
chantiers forestiers du Quebec apprennent it appreter Ie lard
sale avec les feves. Mets distinctif de la Nouvelle-Angle
terre, les feves au lard ont sans doutc etc preparees d'abord
dans les camps de bucherons de la cote orienlale americaine.
El it faut supposer que Ics premiers bllcherons quehecois,
partis travail1er dans le Maine et Ie Vennonl, ont rapporte
avec eux la recetle.

La plus ancienne mention connue de « feves au lard» date de
1829. El1e apparait dans Ie livre de recettes d'une menagere
de Boston, S. M. Child, intituJe The Frugal Housewife. « [I
est tres simple, ccnt-elle, de preparer de bonnes feves au
lard, mais plusieurs ne savent comment s'y prendre. Aussi
sont-clles coriaces el sans gout. La veille de la cuisson, lais
sez tremper les feves dans I'eau froide et dcposez-Ies pres de
I'iitre loute la nuil durant. »

Toute bonne cuisinierc qucbccoise connait les autres eta pes
de la cuisson des feves au lard. En 1844, un autre livre de
recettes, intintle Impro\;ed Housewlje. publie it Hartford,
Connecticut, reprend la receHe de S. M. Child, mais recom
mande d'ajouler aux Jeves au lard. avant la cuisson, une
cuilleree it the de rnelasse et une cuilleree de bicarbonate de
soude. On signa Ie egalcment que Ie fait dc pincer Ie lard tout
au fond du pot favorise durant la cuisson line repartition
egale du gras it travers les feves. Au Quebec, on remplacera a
l'occasion la mClassc parde la cassonade ou du sucre d'erab[e.



DE BONS VIVANTS

II ne faudrait pas conclure trop hativement que
les travailleurs de la foret de cette epoque revolue,
mais si riche en experience de vie, s'en trouvaient pour
autant malheureux. D'abord, ils ne connaissaient guere
autre chose. La foret, c' etait leur domaine, leur royaume.
Et puis aune epoque ou la puissance musculaire etait
fortement valorisee, ]a fierte legitime de compter panni
les bons travailleurs de la paroisse compensait, dans
une certaine mesure, pour les privations inberentes a
ce dur metier.

Pendant des decennies, il n'y eut guere d'autres
possibilites de gagner son pain, sinon les usines de tex
tiles des Btats-Unis, une terre de colonisation en Abitibi
ou dans Ie nord de I'Ontario. Bien sur, ces homrnes
eurent des moments difficiles, des moments qu'ils ne
revivraient pas, mais comme pour Ie soldat qui revient
de la guerre, I' esprit de camaraderie semble avoir joue
un role important dans la perception qu'i1s ont de ces
annees.

LES ANNEES 1940

Les annees de la guerre marquerent Ie debut d'une
amelioration notable du sort des travailleurs forestiers,
La crise economique avait force nos gens aaccepter
des conditions salariales qui n 'etaient guere plus relui
santes que leurs conditions d'existence. En 1931, deux
ans apres Ie krach de 1929, Edouard Lacroix, depute
de Beauce ala Chambre des communes, dec1arait :

Depuis 1914,je n'aijamais paye mains de 39 Spar mois
ames hommes, en plus de leur nourriture. Aujourd'hui,

on refuse un grand nombre qui s'offrent a0,50 $ par
jour. Quand on les refuse, ils disent : veuillez donc s'il
vous plait nous employer pour notre pension\'.

Lentement, I'Etat commenc;a a reagir en offl'ant
aux travailleurs forestiers des conditions minimales de
protection:

En 1933, Ie gouvemement provincial institue une en
quete portant SlIr Ie salaire paye aux bucherons et aux

au Ires ouvriers employes a la coupe du bois dans les
chantiers ainsi que sur les conditions d'hygiene et d 'ha
bilabilite des campements, sur les prix de la pension,
celui des provisions et de toutes les marchandises donI
les ouvriers ant generalement besoin au COUTS de leurs

travaux lJ
.

Ala meme epoque, une requete qui circulait dans
Ie milieu mral n~c1amaitun salaire minimum pour les
travailleurs de la foret. En avri I 1934, la loi creant la
Commission de contrale des operations forestieres
entra en vigueur. Cette commission avait pour man
dat d'effectuer des enquetes et d'emettre des
n~glement~:concernant les exploitations sur les terres
de la Couronne.

Les compagnies usaient parfois de subterfuges
pour dissirnuler les pietres conditions d 'existence de
leurs employes. Edmond Gaulin racontait qu'unjour
Ie premier ministre liberal Alexandre Taschereau avait
visite leur camp. Acette occasion, la table Hait gene
reuse et Ie:, hommes avaient eu droit it un menu des
grandes occasions.

Edmond Gaulin eL son epouse, Aldona Marceau.
Un jour Ie premier ministre liberal Alexandre
Taschereau avail visite Ie camp foresiier
d'Edmond. A cette occasion, la Lable elait
genereuse et les hommes avaient eu droit Ii un
menu des grandes occasions.
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Leopold Pelchat

Apres avoir ete porte au pouvoir en 1936; Mau
rice Duplessis decreta une augmentation substantielle
du prix de [a corde de bois. Edmond, qui travaillait
alors pour l'Anglo Pulp, sur la cote de Beaupre, se
souvenait avec ravissement du moment precis OU Ie
commis du camp leur avair fait part de la borme nou
velle par une belle joumee de septembre.

Parfois, les travailJeurs se deplayaientparce qu'on
leur avait fait miroiter des possibilites d'embauche, mais
ils decouvraient plus tard qu'eUes n'existaient pas.
Dans une entrevue realisee Ie 13 juillet 1998, Emile
Roy racontait que vers 1935, avec Leopold Pelchat,
Jules Pelchat et Paul Pare, il s'etair rendu jusque sur
la Cote Nord pour se trouver du travail.

Les jeunes hommes furent contraints de rebrous
ser chemin. Ils revinrent aMatane, puis firent Ie trajet
apied jusqu'a Rimouski. Pour se nounir, les infortu
nes chomeurs furent contraints de vendre une partie
de [eurs vetements. De Rimouski aLevis, ils voyage
rent c!andestinement sur un train avapeur, agrippes a
une echelle pres de la foumaise a charbon.

Les jeunes aventuriers arriverent finalement a
Levis sains et saufs. Pour finir Ie tout, comme dans
les bons vieux films de Charlie Chaplin, un policier un
peu trop zele les avait chasses lorsqu 'ils avaient voulu
se nettoyer it la gare.
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Roger Beaudoin el Roland Fillion

La fin des annees 1930 et Ie debut des annees
1940 allaient marquer un toumant. Gerard Aube nous
rapportait avoir ete temoin d 'une greve particuliere
ment violente alors qu' il travaillait au Saguenay. Les
gens n'acceptaient plus d'etre traites comme des es
claves. Effectivement, au cours de la guerre, les
salaires devinrent nettement plus raisonnables. Ce
pendant, Ie metier allait demeurer difficile et les
conditions sa[ariales etaient generalement sous la
moyenne.

Les temps avaient change, mais il y avait toujours
de l'embauche du « cote americain ». Au milieu de la
guerre, Robert Bechard et Roger Beaudoin etaient al
les travailler dans un chantier de Berlin Falls au New
Hampshire. Ils avaient subi les foudres du contremai
tre americain lorsque, par inadvertance, ils avaient
abattu un arbre de l'autre cote de la concession. Au
retour de leur run, candidement, les jeunes hommes
s'etaient fait photographier devant la grotte ala Vierge.
La encore, les temps ont change ..

UN METIER DE TOUS LES DANGERS

Par sa nature meme, Ie travail en [oret a ete de
tout temps un des metiers les plus dangereux. Un
arbre dont on avait mal evalue I'inclinaison, un brus
que revirement du vent, un chicot qu' on avait neglige
d'abattre, un outil mal afffite, un manque de formation
ou d'experience du travailleur, autant de facteurs parmi
des dizaines d'autres qui pouvaient entralner, sinon la
mort, du moins de serieuses blessures au malheureux
bilcheron.



UN HOMME PITTORESQUE

Pierre Brochu, que ses amis appelaient lout simplement
Pierre, figure parmi les demiers representants de la grande
epoque des chan tiers. Au debut des annees 1960, les lra
vaillems commen~aient graduellement it s'orienter vers des
metiers physiquement moins difficiles et plus stables.

C6hbataire, Pierre pouvait rester tidele ilIa foret, au metier
qu'il aimait, un des plus exigeants et des plus dangereux.

Ne Ie 2 aout 1909, il etait I'a'ine des enfants de Thomas
Brochu et de Marie GueneMe. II avait deja 37 ans lorsqu'il
vint residcr au village avec ses parents, dans la residence
actuelle d'Auguste Fillion.

Tres jeune, au temps des moissons, il allail comme bien
d'autres battre les granges. Ceux qui sont plus ages savenl
it quel point c'elail difficile pour les voies respiratoires it
cause de l'enormc quantile de poussiere qui etait degagee.
L'asthme dont Pierre souffrait aurait ete declenche par
suite de ce travail et d'un refroidissement. car il ne fumait
pas.

Source: Saint-Nazaire information, Ilovembre /996.

II est probable que c'est son asthme quipoussa Pierre Brochu
achercher agagner sa vie avec un camion, ear il etail d'une
force hcrcuJeenne. On racontc que cel homme proche de la
nature avail dOmple un orignal pour haler du bois.

Excellent conducleur de camion, Pierre elait insurpassable
pour operer Je delicat changement de vitesse d'une transmis
sion manuelle. Au dire de Guy Fillion, il s'agissait d'une
mancellVTe particulierement exigeanIe lorsqu 'un carnion trans
portait des chevaux.

La hardiesse de Pierre etail egalemenl Jegendaire et sa teme
rite allail vraisemblablcmcnl etre aI'ongine de son deces. Un
tracteur qui se renverse, c'est trop souvenl fatal. C'est maJ
heureusement ainsi que Pierre Brochu alia aJa rencontre de
son destin Ie 13 novembre 1963.

La vedle, son Frere Ludger lui avait recommande de ne pas
prendre de risques inutiles. Mals Pierre, dont Ie sens dll
nsque ewit inne, n'avail pas suivi Ies recommandalions de
son frere. Donlas Belanger elait arrive Ie premier sur les lieux I

de I'accidcnl. Georges Pelchat elait accouru avec deux autres
bucherons pour preter main-forte aDorilas, rna is iJ elait lrop
tard. Le ffiedecm n'avait pu que constaler la mort de I'un des
demiers representants de I'epoquc revolue des grands chan
tiers.

On echappait parfois a la mort de fac;on specta
culaire et certaines personnes sont heureusement
encore Ia de nos jours pour en temoigner. C'est ainsi
que dans une entrevue realisee au COUTS de l'ete 2000,
Guy Fillion relatait comment il avait failli perir vers
)960 lorsque Ie camion charge de bois qu'il condui
sait, propriete de Pierre Brochu, s'etait enfonce sous

la glace. I.e carnion n'avait ete repeche qu'au prin
temps suivant.

De son cote, Emile Roy avait aussi faiJli se noyer
alors qu'il etait al'ernploi d'Alyre Marceau. Unjour
qu'il travaillait a la drave, sa perche s'etait coincee
entre deux billots et il avait trop tarde a se degager
d 'une situation qui devenait perilleuse. 11 avait dO 1a vie
ason ernployeur qui lui avait ordonne de deguerpir.

Le beau-frere d'Emile Roy, Joseph Drapeau, se
souvenait, lui, du jour ou la chaloupe qui devait con
duire les homrnes de I'autre cote de 1a rive avait
commence it prendre l' eau. 11 avait fallu jeter du lest
pour eviter qu'elle coule avec ses occupants.

Le charroyage avec les chevaux n 'etait pas non
plus un metier de tout repos, car de nombreuses cou
pes de bois etaient attribuees en terrain montagneux,
ce qui representait une epreuve supplementaire pour
les hommes et les rnallieureuses betes. Les chemins
de halage (~taient souvent ace point accidentes qu'il
fallait recourir adifferentes techniques de freinage pour

Au caul's "'une seule saison,
Magefla Beaudoin

perdit six au sept chevaux.



retenir la charge lorsque Ie conducteur descendait la
pente. L'une d'elles s'appelait Ie « veau ». Nos re
cherches ne nous ont pas permis de retracer
I' etymologie exacte de ce mot, mais les bUcherons qui
ont connu cette epoque nous ont bien decrit cette pro
cedure de freinage.

La technique du « veau » consistait a accrocher
derriere le voyage de hois une autre charge au moyen
d'une chaine qu'on laissait trainer sur Ie sol gele, ce
qui en principe etait suffisant. Un procede de frei
nage beaucoup plus spectaculaire s'appelait le« snub ».
Les travailleurs y avaient recours pour ralentir une
charge. TIs enroulaient une chaine autour d'un arbre
en l'attachant ala sleigh et un homme etait charge de
relikher progressivement la tension au fur et a me
sure que Ie cheval progressait dans sa descente. On
devine aisement qu'un bris de la chaine, une rupture
de I 'arhre, une mauvaise coordination pouvaient avoir
des consequences funestes.

Et Ie peril etait veritable, surtout pour la pauvre
bete, car Ie charroyeur sautait de sa charge lorsqu'il
constatait que la situation devenait incontrolable. Le
cheval, ne pouvant plus freiner Ie poids enorrne qui Ie
dirigeait inexorablement vel'S Ie bas de la montagne,
connaissait une fin affreuse, contre un arbre ou dans
un precipice. Pour Ie contractant oujobber, les per
tes economiques ala fin d 'un mauvais hiver pouvaient
etre enorrnes. Au cours d'une seule saison, Magella
Beaudoin perdit six ou sept chevaux.

DEUX ACCIDENTS DRAMATIQUES

Certaines tragedies que subirent les travailleurs
de la foret sont si dramatiques que les circonstances
les entourant semblent sorties de l'imagination trap
morbide d'un romancier asucces. Malheureusement,
ces drames cauehemardesques sont bien n~els et les
remoignages de Wilfrid Tanguay etd'EdmondFillion nous
Ie rappellent avee une acuite presque insupportable.

Au cours d'une entrevue realisee Ie 6 septembre
2000, Wilfrid Tanguay racontait qu'il devait avoir une
quinzaine d'annees lorsqu'il avait connu un homme
qui avait perdu un pied dans un accident. Aime Mar
ceau (Ti-Me) etait Ie neveu d'Alyre Marceau qui etait
de passage aSaint-Nazaire, probablement chez Louis
Pit Tanguay, car les deux hommes etaient beaux-freres.
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Alyre, fils de Marc Marceau, un des pionniers de
notre paroisse, avait epouse Victoria Lachance, fiUe
de Pierre Lachance, Ie 12 avril 1920. Une entrevue
telephonique realisee Ie 28 juin 200 I avec Irene Mar
ceau (Mm< Fidele Brochu) a permis d'etablir les
circonstances precises de eet accident.

Aime s't~tait retrouve unjour avec un pied coinee
entre deux billots alors qu'il travaillait pour une pape
terie de Baie-Comeau. L'amoncellement de bois sur
lequelle malheureux travaillait etait enorme et insta
ble et risquait de l'ecraser d'une minute a l'autre. II
n'y avait pratiquement rien a faire pour Ie seeourir.
Le eaptifavait demande qu' on lui coupe Ie pied. Mais
personne ne se sentait capable d'accomplir une si pe
nible tache. En desespoir de cause, Ie bucheron avait
demande qu'on lui tende une hache et il s'etait lui
meme delivre de sa facheuse position.

Finalement, un article paru en deeembre 1998 dans
Saint-Nazaire information, deux ans avant Ie deces
d'Edmond Fillion, relatait Ie drame dont cet homme
avait ete temoin un peu apres la guerre sur un chan
tier de la riviere Sainte-Anne. II avait a l'epoque
dix-huit ou dix-neuf ans. Un bUcheron s 'etait egare
un soil' en rentrant de son travail. Comme on Ie sait, Ie
terrain dans cette region montagneuse est tres abrupt.
« L'homme avait panique. On I'entendait dans la nuit
appeler aI'aide », se rappelait encore avec emotion Ed
mond. Le malheureux n' avai t jamais ete retrouve.

LES FEUX DE FORET

De nos jours, avec les moyens de detection et de
luttes modernes dont nous disposons, les incendies de
foret ont perdu de leur importance. Pendant long
temps cependant, ils ont eonstitue une veritable calamire
devant laquelle nos grand~-parentsse trouvaient com
pletement demunis. Progressivement, on mit en place
les mecanismes d'intervention qui aHaient perrnettre
de limiter les degats.

En attendant, on dut s'en remettre aux forces
aleatoires de la priere. Au mois d'aout 1905, l'ahbeChar
les Auger commentait les evenements en ces termes :

Le feu fait des ravages, pas de pluie. Tachez au moins
dans les rangs de faire chanter une messe pour cette
fin. C'est par la priere que ('on touche Ie ceeur du bon

Dieu '•.



Le sage adage dit cependant : Aide-toi, le ciel
t'aidera. Aussi, des 1925, l'abbe Wilfrid Roy signalait
la presence d'un poste de garde-feu sur Ie mont
Bonnet. Celui-ci avertissait les assistants dans les pa
roisses environnantes, dont probablement la notre,
puisque par temps clair on peut apercevoir les clo
chers de onze eglises.

11 est possible que Ie premier grand feu de I'his
toire de notre paroisse, dont la tradition orale a garde
quelques souvenirs, ait ete Ie plus devastateur. Cet
incendie, que nous avons situe par certains recoupe
ments entre 1895 et 1910, eclata dans Ie I [CRang, a
Saint-Malachie, et s'etendit jusque dans notre 3° Rang,
et peut-etre meme davantage. Un feu d'abatis etait a
l'origine du sinistre. Joseph Drapeau se souvenait
d'eh'e aile cueillir des bleuets dans son enfance sur Ie
site du sinistre qui appartenait aux Atkinson. On sait
que les feux de forets favorisent, quelques annees plus
tard, la croissance du petit froit sauvage.

Un autre incendie qui s'etait declare vel'S la meme
epoque fut beaucoup plus dramatique. 11 fit ravage
dans Ie 6" Rang. Adelard Bruneau, pere de Leopold,
avait ete ceme par un feu de foret. II avait du la vie a
la presence d'esprit de son frere Eusebe, qui avait
plonge avec lui dans Ie lac du Six pour eviter la suffo
cation. Conune Adelard etait ne en 1899 et qu'il devait
avoir, selon ses propres souvenirs, entre six et dix ans,
nous pouvons situer l'evenement entre 1905 et 1910.

FOrel du Maine en J926.
Deux;eme agauche, Ernest Beclwrd

UN CHEVAL QUI SAVAIT au IL ALLAIT

Un autre incendie qui se produisit egalement dans
Ie 6" Rang donne lieu a une anecdote plus amusante,
mais qui aurait pu avoir des consequences tragiques.
C'etait autour des annees 1930. Ernest Bechard ve
nait d'acquerir un cheval qui, auparavant, avait
appartenu (I un service municipal de lutte contre les
incendies. La mecanisation avait sans doute force Ie
noble animal « areorienter sa carriere ».

Ce jour-la, peut-etre parce qu'il se rappelait son
ancienne carriere aupres des pompiers, peut-ett'e parce
qu'il voulait faire etalage de son savoir-faire, Ie noble
et fougueux animal decolla comme une fleche en di
rection du sinistre, et Ernest avait eu beaucoup de mal
a tenir les cordeaux.

Quand ils arrive rent sur les lieux du sinistre, le
cheval freina si brusquement qu'Ernest fut projete a
plus de vingt pieds en avant. Mais il n'avait pas couru
encore aSSI;Z vite, et la cabane a sucre d' Annand
Lachance fut rasee par les f1ammes.

Au milieu des annees 1940, un feu important se
produisit egalement dans Ie 6· Rang, sur Ie site ap
proximatifdu lac que possede de nosjours Dominique
Fillion. II aurait longe Ie ruisseau a1'Eau Chaude en
gagnant vel'S les chutes a Goupil. Rene Blais s'etait
rendu sur les heux avec Emile Roy, qui conduisait alors
sa premiere automobile.

C'est sur Ie site de I'actuellac Gosselin, qui ap
partenait a.lors au photographe de Saint-Anselme,
Roch-Emile Dugal, que se produisit Ie dernier grand
incendie de foret de 1'histoire de notre paroisse. Pen
dant un moment, les chalets furent en peril et la legende
veut que l'intervention du cure Hector Lacroix ait fait
detoumer les f1ammes au dernier moment. Ce feu de
faret avait fait rage au cours de l' ete 1957 ou de I'ete
1958.

II y eut, au cours de ce siecle, des incendies de
foret de momdre envergure, comme celui qui detruisit
une portion du lot d'Anselme Morin. En outre, vers la
fin des ann{:es 1960, un feu qui aurait pu prendre des
proportions plus grandes fut rapidement maltrlse grace
ala rapide intervention de Roger Beaudoin qui courut
avertir les autorites municipales. eet incendie s'etait
declare sur la terre actuelle d' Alain Corriveau.



LA TOROEUSE DE BOURGEON DE L'tPINETTE

Au debut des annees 1980, une chenille extreme
ment vorace, qui passa al'histoire sous Ie sinistre nom
de tordeuse de bourgeon de I'epinette, fit des degats
considerables dans les boises du sud-est du Quebec.
Un des plus beaux lots de la paroisse, dont Henri John
etait a l'epoque proprietaire, ne put echapper ace de
sastre naturel dont les ravages s'apparentaient dans
les cas extremes aux pires incendies.

En depit de son nom, la tordeuse de bourgeon de
!'epinette s'attaqua principalement au sapin baumier.
A Saint-Nazaire, les pertes economiques furent
d'autant plus importantes qu'a cette epoque les pro
ducteurs forestiers eprouvaient de la difficulte atrouver
des debouches pour ecouler les arbres atteints ou ir
recuperables

LES PLUIES ACIDES

Les annees 1980 furent decidement difficiles pour
les forets du Quebec et de notre region. Au milieu de
cette decennie, les pluies acides, attribuables al'ener
gie fossile comme Ie petrole et Ie charbon, constituaient
une veritable menace pour notre environnement, par
ticulierement pour nos lacs et nos fon~ts. Nos voisins
americains ignoraient les etudes environnementales
alarmistes. Le president americain de I'epoque, Ronald
Reagan, dans son style caracteristique, avait declare:
« Ce sont les arbres qui produisent l'acidite. )}

Notre paroisse n'echappa pas au phenomene et
nos erablieres etaient affectees it des degres divers.
Le probleme pourrait avoir ete accentue par un fort
degel hivernal au milieu des annees 1980. Depuis quel
ques annees, les pluies acides semblent moins d'actualite,
mais les producteurs demeurent vigilants.

LES nouRRASQUES OE VENT

Dans Ie langage populaire, les vents devastateurs
sont assimiles ades tomades. Dans notre region, Ie
meteorologue parlera plutot de bourrasques. Au-dela
des termes scientifiques, les vents violents demeurent
une penible reahte qui revient periodiquement depuis
toujours. Le comte de Bellechasse n'a pas, au coms
de son histoire, ete epargne par ce desastreux pheno-
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mene atmospherique. Le 24 juin 1835, un journal de
l'epoque rapportait Ie fait suivant:

Un monsieur de Saint-Gervais nous apprend que la
demiere ternpete a renverse un grand nornbre de gran

ges dans cette paroisse ; des moutons ant ete tues par
Ia chute d'arbres et d'autres ant ete perdus. Les an

ciens habitants du lieu ne se rappellent pas avail' jamais
vu line aussi furieuse ternpete. Cette tern pete a ele

suivie d'une temperature fro ide et humide qui s'est fai [
sentiI' jusqu 'a ce malin 15

Il s'avere impossible de retracer I'histoire de tou
tes les bourrasques de vent qui se sont abattues sur
notre paroisse. L'une d'elles aurait arrache, il y a
plusieurs decennies, dans Ie 6< Rang, d'enormes meri
siers qu'Ernest Tanguay racontait avoir scies. Ce sont
les seuls details qui nous sont parvenus au sujet de
cette tempete.

Beaucoup plus recemment, notre municipalite a
ete affectee par trois dechalnements atmospheriques
majeurs. A la fin des annees 1980, une bourrasque
d 'une amplitude considerable detmisit les batiments
de ferme de Bernard Guillemette, a Saint-Leon, et
poursuivit sa routejusque dans notre localite, causant
de serieux dommages a de nombreuses erablieres.

Vne tornade d'une violence inou'ie s'abattit sur
notre village au milieu des annees 1990. Elle fit en
core des degats importants dans de nombreux boises.
En septembre 1999, une autre bourrasque de vent
causa de serieux donunages aplusieurs erablieres de
notre region.

L'HOMME EST PARTI POUR TRAVAILLER

Les annees d'apres-guerre marquent a la fois
l'apogee et Ie declin de la vie de chantier pour les
travailleurs forestiers de notre paroisse. Pendant une
quinzaine d'annees, notre paroisse vivra au rythme du
va-et-vient des travailleurs de la foret de l'epoque.
L'homme partira pour travailler, la femme sera seule
as 'ennuyer. Deux personnages incontournables de
meurent associes acette epoque • Magella Beaudoin
et Elzear Bechard.

Magella Beaudoin

Magella Beaudoin nalt Ie 16 octobre 1894 aAr
magh. Vel'S 1920, dans la region d' Arnqui, un de ses



freres, Ernest, connait Ie meme funeste destin que
Franyois Paradis, Ie heros de Louis Hernon dans Ma
ria Chapdelaine. On retrouve son corps completement
gele, a quelques pieds seulement de son camp de
chasse.

Magella Beaudoin epouse, Ie l er juillet 1919, Aglae
Cote. De leur union naissent sept enfants, dont six
survivront : Rita, Roger, Edith, Leandre, Roland et Ju
lienne. Par un heureux hasard, alors qu'il demeure
encore a Arnlagh, Magella aura l'occasion de faire
cOfUlaissance avec Elzear Bechard lorsque tous deux
seront affectes au chargement de bois sur un train.

Apres leur mariage, les Beaudoin s'installent sur
une ferme et Magella gagne sa vie comme fromager.
En 1939, les Beaudoin quitrent Armagh pour venir
s'installer aSaiot-Nazaire. lis sont d'abord locataires
dans 1a maison qui servira plus tard de residence d' ete
a Claire Marceau. A cette epoque, Magella est fro
mager pour Ie compte de Clermont Pelchat.

UN « PICK-UP » UtGENDAIRE

La surdile qui affectait Magella Beaudoin allait faire entrer
SOil carnian dans 1a legende. Comme I'entrepreneur forestier
enl.endait mal Ie bruit du moteur de son « pick-up )', il avait
tendance aappuyer un peu (rap fort sur I'aceelerateur, ce qui
ne semble pas toutefois avoir affect61a remarquable longevite
du vehicule. Lorsque son petit-fils Roch Beaudoin s'en porta
acquereur au eours des annees 1970, ilk conduisil aMontreal
« sur son pouvoir ». Par un remarquable concours de circons
lances, Ie carnian est revenu it Saint-Nazaire, ou son prapri6taire
aetuel, Yves Marceau, songe aIe remonter un jour.

Les di fferents propri6taires :

Mflgella Beaudoin:

Roger Beaudoin;

R6jean Lachanee ;

Luc Lachance;

Genois Maheux;

Roch Beaudoin;

Yves Marceau.

50" al7l1iversaire de mariage de Magella Beaudoin ef d'Aglae Cote, ele 1969
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A la tin de la guerre, il se decouvre une vocation
comme entrepreneur forestier. Autour de la famille,
des enfants, des gendres, une petite PME prend forme.
Pendant des annees, elle procurera de l'emploi a de
nombreux travailleurs de notre municipalite et des 10
calites environnantes.

En 1957, Magella prend sa retraite. II decede au
PavilIon de I'Aged'or de Saint-Anselme Ie 7 aout 1971,
al'age de 76 ans. Son epouse le rejoint Ie 4 decembre
1976, son tricot ala main.

Elzear Bechard

Elzear Bechard nalt Ie 20 mars 1900 a Saint
Nazaire. 11 est Ie fils de Pierre Bechard et de Rose
Bruneau qui s'etaient epouses Ie 4 septembre 1882.

Un moment de detente tres apprecie.
De gauche ii droite : Roland Beaudoin, Joseph
Audet, Real Fillion et Paul-Emile Tanguay, en
mars 1956

Le 2 septembre 1925, Elzear epouse Rose-Aimee
Blais, nee Ie 4 mars 1899, tille de Joseph Blais et de
Vitaline Henri Ces demiers s'etaient maries aSaint
Malachie Ie 7 aoOt 1893. Comme la plupart des jeunes
hommes de son epoque, Elzear apprend tres jeune les
rudiments du metier. De 1917 a1945, il est bucheron,
draveur, charroyeur et contremaltre.

Comme Magella Beaudoin, il devientjobberpour
les Price Brothers. Un de ses chantiers comptera
jusqu'a 125 hommes. Les freres Jolin de Saint-Luc,
qui plus tard [eront carriere dans I'h6tellerie et la res
tauration, seront au nombre des cuisiniers qu'il
embauchera.

En 1970, les Bechard se retirent it Saint-Romuald,
chez leur flUe Mariette. Elzt~ar decede Ie 9 novembre
1972 et son epouse Ie rejoint Ie 25 novembre 1975.

Elzear Bechard al'ec deux indispensables
compagnons de travail. Apres la Seconde Guerre
mondiale, to mccanisalion commence lOulefors
d supplanter Ie noble animal comme Dutil de
traction dans les chanfiers.
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1 3( : NE

EVOLUTION GENE1U.LE

Au cours du XXc siecle, I'agriculture a tellement
evo!ue gu'on a peine a la reconnalLTe. Pendan t des
dizaines d'annees, chez un certain nornbre de cultiva
teurs, elle ne constitua souvent qu'un revenu d'appoint,
I'agriculteur de la premiere moitie du siecle tirant une
bonne partie de son revenu annue! a!'exterieur, dans
les fO[l~ts du Maine, du Lac-Saint-Jean et de 1a Mau
DCle.

Sob et antend JI m

Sainl-Nazaire deviendrail une paroisse
assez prospere si /a lechnique agrico/e

elail developpee el si on encoura
genii de quelque Iaf;on /'epier

rell7ent des terrains el /a Ierti
lisation des pdturages.

(Tire d'un inventaire du ministere des Affaires municipales, de

]'[ndustne et du Commerce, d~tant de 1940*.)

Ce precicux document rut porte il la connaissanec de I 'auteur
par Jean-Fran90is Caron de Saint-Malachie.



Paul-Armand Bruneau - ele 1967

L'eloignement des grands centres, la precarite des
moyens de transport, des pratiques agricoles artisana

les, I' appauvrissement des sols, autant de facteurs qu i
expliquent que pendant des dizaines d' annees J' agri
culteur des petites paroisses mrales se contenta

souvent d'elever un peu de tout, mais a une petite
echelle. C'est ainsi que pendant longtemps on eleva

quelques moutons pour les besoins domestiques. La
laine etait cardee au moulin Labrecque, aSaint-Damien.

Le fennier traditionnel elevait egalement ses pro
pres poules, en moyenne une vingtaine, qui lui donnaient

les a:ufs necessaires asa famille, sans veritable com-

En /939, une etude gouvernementale est/me que
Ie cultivateur de Saint-ll/azaire lire 1.1/1 revenu
annuel moyen de 25 $ de sa basse-cmll~
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mercialisation. En [939, on compte« quelque 2300 vo

ladles diverses dont la qualite est mediocre, on

engraisse 1 000 sujets pour la vente et on ecoule la
production des a:ufs sur Ie marche local »16 On es

time aI'epoque que Ie cultivateur tire un revenu annuel

moyen de 25 $ de sa basse-cour.

L'elevage du porc demeura pendant longtemps

extremement modeste: une ou deux truies avec les
petits. Selon les statistiques de 1939 :

On cleve surlout Ie pore a bacon pour Ja vente. La
municipalite compte deux verrats reproducteurs,
90 truies d 'C1evage et on etevc environ 700 poreelets
par annee. Les pores sont croises, mais surtout de race
Yorkshire. On abat quelque I SO pores a300 livres pour
les besoins domestiques. On en abat 550 a140 Iivres
pour vendre aux eonunen;ants aSaint-Malachie, ce qui
peut representer un revenu moyen de 92 $ par ferme 17 •

Le cultivateur de l'epoque ne gardait pas de ver-
rat, un animal qui n'avait qu'une utilite purement

reprodllctrice et qui aurait ete inutilement dispendieux
it noulTir. Par I'intennediaire du Cercle agricole, on

se partageait l'indispensable animal, qui retournait

brouter pour refaire ses forces llne fois sa « penible )

tache accomplie.

Le velTat etait un animal (res resistant. Rene Blais

racontait que, pour une raison ou pour une autre, des
bucherons avaient unjour apporte cet animal en foret.
Ce proche parent du sanglier s'etait echappe et avait

survecu aux rigueurs de I'hiver. Cet animal pouvait,

semble-t-il, affronter un ours avec succes.

L'elevage industriel du porc illustrea lui seull'evo

lution de l'agriculture des trente dernieres annees.
Dans notre municipalite, les pionniers de l'elevage in

tensif du porc furent Leopold Bruneau, Robert Brochu,
Remi Corriveau, Bernard Labrie. De nosjours, I'ele

vage est si specialise qu'il requiert une formation

constante. Lorsque Ie consommateur fait provision

de son r6ti de lard dominical, il ignore que la marge de
profit de son mets favori se joue sur des details. C'est
ainsi que Ie choix de livraison pour ['abattage s'avere
tres important dans la mesure OU une diete prolongee,

combinee aun « stress bien legitime» face aun des
tin des plus probJematiques, fait perdre un precieux
po ids it la malheureuse bete.



LE RECENSEMENT DE 1911

culture de l'orge etait moins exigeante, en raison de
sa periode de vegetation plus courte. Joseph Blais
etait panni ceux qui en produisaient et il etait meme
alii: une annee au moulin Bouffard, aSaint-Damien,
pour en faire moudre. D'apres Rene Blais, sa mere
petrissait du pain avec cette farine en la rnelangeant
avec de la farine de ble. En 1939, la culture de I'orge
occupait dans notre municipalite environ 80 acres 20.

On tirait egalement de cette cereate un excellent
potage qui a toujours la faveur de nos restaurateurs et
de nos cuisinieres d'aujourd'hui. Cette plante graminee
donnait aw;si un cafe rnaison qui, tout en etant 6cono
mique, pn~sentait ]'avantage d'etre naturellement
decafeine. De nos jours quelques agriculteurs revien
nent ala culture de l'orge, notamment Fidel Fillion.

Cette graminee herbacee a Oeurs disposees en
epi simple eta!t exploitee pour sa haute valeur energe
tique. Mais pendant des decennies, !'acidite du sol
constitua un frein ala culture intensive de I'orge. De
nos jours, l'agriculture modeme corrige Ie probleme
au moyen d' epandage massif de chaux. Au printemps

En /9j). I(l ul1ure de "on f){'cupaif doffS

notre muni ipailte ~n\,jmll () a '8.:.., ~__-'-_L_.:...._~~ J

LES CULTURES CEREALIERES

Comme en temoigne une etude realisee en 1939,
I'elevage ovin etait encore relativement important a
cette epoque :

Presque tous les cultivateurs gardent des moutons.

On rencontre en eifet aSaint-Nazaire de nombreux pa
turages impropres ad'autres fins. Le troupeau garde

comprend actuellement 480 brebis Leicester croisees et
80 beliers de meme race. On eJeve quelque 480 agneaux

qu'on vend aux commen;ants. Celte activite rapporte
environ 26 $ par personncl~.

La culture du ble fut toujours marginale dans no
tre paroisse, puisque des Ie milieu du XIX· siecle, elle
avait diminue considerablement au Quebec. Un peu
comrne Ie petit achiculteur qui produisait son propre
sirop, l'agriculteurqui semait son propre ble se distin
guait de ses voisins. Ferdinand Beaudoin, grand-pere
matemel de Rene Blais, qui residait dans Ie rang dit de
la montagne, produisait Ie bIe qui donnait asa famille
Ie pain quotidien 19.

II faut dire que cette cereale exigeait beaucoup,
car elle etait, avec celIe au maYs, une des plus epui
santes pour Ie sol. L'appauvrissement des champs de
cultures favorisait les maladies de carence. La rouille,
une maladic qui decoulait de cette monoculture, et l'ap
parition de la mouche hessoise ou « puce des bles »
ne firent qu'accelerer Ie declin de cette culture.

Par ailleurs, la culture du bU~ dernandait une sai
SOD de vegetation trap longue pour Ie Quebec. La

ELEVAGE OVIN
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Wi/brad Pelchat. jui/let 1963

L'INDUSTRIE LAITIERE

STATlSTlQUES AGRICOLES
Pendant des decennies, la transformation des produits
laitiers avait He essentiellement domestique, avec les
hauts et les bas qu 'une fabrication artisanaLe suppo

sait. Ainsi, dans Ie comte de Kamouraska, les cours
du beurre etaient si bas vers 1881 que cette denree
comestible etait vendue comme graisse de roue.

Les propagandistes de I' industrie laitiere de l'epo
que consideraient qu 'il n' etait pas avantageux pour un
cultivateur de produire son propre beurre ala maison.
Dne telLe affirmabon semble assez realiste dans Le
contexte de I'epoque. Dans notre paroisse, pendant
des decennies, la production laitiere s'etait toutefois
orientee vers Ie frornage cheddar dont les Anglais
etaient de grands consommateurs. Au debut du
XX" siecle, la production fromagere connaissait un net
declin, et seul Ie comte de Bellechasse echappait a
cette tendance.

La Premiere Guerre mondiale devait d' ailleurs ap
porter un argument de taille chez les conseilJers
agricoles qui favorisaient la production de fromage.
Joseph Blais racontait ason petit-fils Rene qu'un tech
nicien tenait aux producteurs lai tiers Ie raisonnement
suivant : « Dans les tranchees, Ie soldat peut toujours
apporter du fromage sur lui, quant au beurre, il ne peut
pas lui etre tn~s utile 22. »

Les cultivateurs de Saint-Nazaire semblent avoir
suivi aLa lettre les recommandations de leurs agrono
mes, puisque pendant longtemps, nos deux petites
fromageries purent compter sur la production locale
pour approvisionner leur bassin de transfonnation.
D'ailleurs, c'est acette epoque que l'agronome corn
menya aparcourir nos paroisses rurales, « prechant »
les vertus de I' amelioration des techniques agricoles :

A compter de 1913, Ie ministere de I' Agriculture ren

force son action educative en nommant des agronomes
de comle, charges de conseiller Jes cultivateurs sur les

methodes de production. Un premier agronome est
affeete au district de Bellechasse-Dorchester des 19 13.
II reside aSaint-Vallier. D'autres seront nommes par la
suite pour desservir les quatre corntes de la region. Au
debut, ces specia !istes se contentent de poursuivre
]'action enlreprise par les conferenciers et les societes
agricoles en donnanl des demonstrations e1 en distTi

buant des lettres circulaires. Mais ils se rendent aussi
rencontrer les agriculteurs sur leur ferme. Dans son
premier rapport en 1914, Abel Raymond rapporte avoir
visite 34 paroisses dans les comtes de Dorchester,

J
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134
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238
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556 et 4945

14

65933

590,7 hectares

Producleurs laitiers

Yaches laitieres

Producleurs de bovins de boucherie

Yaches de boucherie

Produeteurs de pores

Tru ies et pores aJ'engrais

Acericu Itcurs

Entailles

Superfieie en culture exploitee

Source: Fiche d'enreglstrement agclcolc 2000, ministcre de

I'Agriculture, des Pecheries et de I'Alimentation.

2000, cent tonnes de chaux furent epandues sur la
fenne Andeline, couvrant 25 acres de terre arable 21.

Mais il ne suffit pas de produire. Encore faut-it
qu'une culture soit rentable. Aussi I'assurance-stabi
lisation compense-t-elle pour les hauts et Les bas du
marche.

Vers le debut du XX" siecle, l'industrie laitiere
entrait resolument dans une periode de modernisation.
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Bellechasse et Montmagny et avoir attire pres de
4 500 persomles 3 ses conferences 2J

La fin des annees 1930 et Ie debut des annees

1940 marquerent toutefois une pen.ible rem.ise en ques
tion pour les cultivateurs de Saint-Nazaire qui se virent

offrir un nouveau debouche pour ecouler leur produc
tion, 11 est difficile de cemer avec precision les raisons

qui les amenerent a vendre leur production a Saint

Malachie, au detriment de nos deux petites fabriques,
mais comme Ie dit Ie vieil adage, « on n'arrete pas Ie

progres ». Cette notion de progres ne semble pas avoir
fait I'unanimite et Ie cure Robert Gauthier devait pro

fiter de I'incendie de la grange de Clermont Pelchat
au printemps 1937 pour la remettre en question. Le

9 mai, il s'adressait a ses paroissiens en ces mots:

Nous presentons 3 notre coparoissien, M. Clermont
Pelchat, cruellement eprouve par !'incendie de ses bii
timents et la perte de ses animaux de grande valeur nos
plus vives sympathies. Puisque chacun de nous peut
etre eprouve et que dans Ie malheur tout Ie monde a
besoin d'aide, nous lui offrons notre appui qui pounait
consister par exemple en offrande de bois. C'est une
suggestion que je vous fais, mes freres. Si trois ou
quatre citoyens se meltaient en tete de ce mouvement
d'aide mutuel, doni ason tour chacun peut avoir be
soin, ils demanderaient aM. Pelchat ce qui lui serait
d'un plus grand secours.

Encourageons les notres : ce ne sonl pas les etrangers
qui s' interesseront 3 nos besoins paroissiaux : de toule
maniere, aidons les natres. Pur exemple, nos fromage
ries (nous en avons deux) vont s'ollvrir cette semaine,
je crois; deux industries locales qu'il faut maintenir et
qu 'il ne faut pas delaisser pour faire I'affaire des mono
poles. Quand nous etions jeunes, nous prenions de
petits poissons et les mettions dans un boca!. Le len
demain, [nous avions lal surprise de ne plus avoir qu'un
selll poisson, 13 ou ils etaient dix, et ce poisson ventre
en l'air etait mort d'avoir mange les autres. Morale:
vivez et laissez vivre, aidez-vous les uns les autres 24 •

Le cure de village, malgre son autorite morale, ne

faisait pas Ie poids contre Ie camion des Gregoire. En

depit des pietres conditions routieres, ceux.-ci venaient

chercher Ie lait directement sur place, ce qui pour Ie

cultivateur representait une nette economie de temps.

Le conseil municipal devait bien tenter, lui aussi, avec

de modestes et timides moyens, de resister, mais les

possibilites d'intervention d 'une petite municipalite en

matiere economique ont toujours ete tres limitees.

En 1939, Ie cheptellaitier de l'ensemble des culti

vateurs de notre temtoire etait evalue a 644 tetes. En

huit ans, Ie cheptel, surtout de race Ayrshire, avait pro

gresse de 200 betes, ce qui etait un indice que

I'economie sortait progressivement de la crise econo

mique. Toujours en 1939, Ie nombre de taureaux
s'elevait a 90.

Les taureaux devraient etre moins nombreux et comp
ter au moins quelques reproducteurs pur-sang. On ne
vend pas de betaillaitier pour I' elevage, mais les cuIli
vateurs vendent du betail de boucherie : quelque
90 vaches, 80 taureaux et 400 veaux de lait, ce qui repre
sente un revenu moyen d' environ 81 $ par ferme ~S.

Par ailleurs, plusieurs cultivateurs de I'epoque
commenyaient a vendre leur production lait1ere aSaint

Malachie. Le maire Clermont Pelchat, un des fromagers
affectes, dut composer avec cette realite. Le 5 mai

1941, Ie conseil municipal adoptait une resolution « in

terventionniste » qui, retroactivement, surprenait par
sa na'ivete d' autant plus que Clermont Pelchat etait un

commeryant experimente. Ce soir-Ia, il fut « propose
par M. Weihe Tanguay, appuye par M. Arthur

Lachance, qu' apres deliberations de 1a part du conseil

municipal.. les fabricants Aurele Gregoire et freres
soient arretes de transporter la creme dans la munici
palite Saint-Nazaire ayant pour cause Ie tort cause a
nos fabriques de fromage [sic] »26

Un mois plus taro, lors de la seance du 2 juin 1941,
toujours dans Ie meme dossier, Ie conseil municipal
adoptait une deuxieme resolution qui tentait de con
cretiser la precedente, de lui donner des dents:

Propo3e par M. Emile Marceau et seconde par
M. Hector Pelchat que la resolution passee sur propos
de taxes 11 imposer au camion faisant Ie transport de la
creme dans la municipalite soit prise en consideration
el regl(~e qu'apres une requete faite ace sujet. La pre
sente requete sera faite par deux conseillers municipaux
sus nommes MM. Wellie Tanguay et Arthur Lachance
et comprendra les dcux arrondissements du present 27.

La resolution du 2 juin 194\ ne semble pas avoir

eu de suite. Au contraire, I'importance croissante que
le conseil municipal accordait a l'entretien et a I'ame

Iioration du reseau routier indiquait que nos gens
avaient compris que les temps avaient change. Pour
survivre, une petite communaute rurale comme la no
tre devait s'adapter aux nouvelles tendances du
marche, les moyens de deplacement modeme, notam

ment Ie transport par camion.



La lourde traction motorisee exigeait des routes
mieux entretenues. La ~ecture des proces-verbaux
de l'epoque montre que les ediles municipaux surent
reglementer dans 1'esprit du mieux-etre collectif, meme
sj acourt tenne certains y perdaient au change. A
preuve, Ie 24 aout 1942, Claudias Bruneau, une des
deux personnes affectees par la diminution de I'ap
provisionnement de l'indispensable matiere premiere

pour sa peti te fromagerie, proposa I'embauche de
Gedeon Lachance, au salaire de 0,35 $1 'heure, comme
contremaitre pour les !ravaux d'amelioration dans Ie
4" Rang.

Depuis une trentaine d'annees, la parabole du
poisson trop vorace de I 'abbe Robert Gauthier revien!
periodiquement hanter J'industrie laitiere, teUe une pro
phetie bibliquc. Les producteurs ontd'abord vecu la
fermeture de la beurrerie Gregoire qui, au cours des
annees 1960, procurait de I'embauche aplusieurs tra
vailJeurs de notre municipalite. Un modeste poisson
vena it d'etre avale. Et Ie phenomene de rationalisa
tion economique ne fait que commencer.

L'ELEVAGE DU RENARD

Comme la mode qui lui avaitdonne naissance, celie
de I' elevage du renard argente est pratiquement dis
parue de notre memo ire collective. Pourtant, ce
commerce a represente pendant plusieurs annees une
importance non negligeable dans la quete incessante
de l'agriculteur pour diversifier ses revenus. Faute de
donnees statistiques, Ie bilan de I'elevage du renard
argente reste toutefois difficile aevaluer.

Le commerce de la peau de renard semble avoir
ele hautement speculati( avec tous les risques et de
ceptions que eela supposait. Dans une paroisse du
nord de Bellechasse, un cultivateur de] 'epoque faillit
perdre sa terre lorsqu'il se retrouva avec une dette de
3500 $, somme considerable it !'epoque.

Dans notre paroisse, les residants qui elevaient Ie
renard semblent avoir connu egalement des hauts et
des bas, comme c' est bien souvent Ie cas dans ce
type de commerce. Dans I'ensemble, les eleveurs de
renards de Saint-Nazaire, en fins renards, se departi
rent a temps de cet animal intelligent, certes, mais
nauseabond comme peut l'etre tout animal sauvage
lorsqu' il est en captivite.

[En 1939], on compte dans Saint-Nazaire 22 eleveurs de
renards qui pratiquent eet elevage pour la vente des

fourrures. lis possedent au total 80 couples et vendent
individuellement dans les 'lilles environ 200 peaux a
IS $ en moyenne chacune 28.

Ala fin des annees 1970, I'elevage du renard ar
gentt!~ devait revivre temporairement dans notre
paroisse avec la tentative de Jacques Boisvert et de
Jean-Luc Fortin sur la fenne actuelle de Jean-Guy
Audet. Le 12 novembre 1979, Ie conseil municipal
donnait d'ailleurs son assentiment au projet. Les deux
associes devaient quelques annees plus tard rempor
ter un prix deceme par l'Association des producteurs
de renards du Quebec.

LA CULTURE DU RUTABAGA

Une des cultures oubliees est celle du rutabaga
ou chou de Siam. On aurai! tort de croire que la cul
ture de cette plante crucifere a ete marginale et sans
importance, car pendant des dizaines d'annees, cette
racine comestible achair jaune ser'lit de nourriture au
bet.ail.

Sa production semble avoir ete favorisee par les
societes d'agriculture. D'apres Rene Blais, elle re
monterait a1a fin de la Premiere Guerre ou au debut
des annees 1920. Une petite note inscrite dans Ie ca
bier de pr6nes, en date du 19 fevrier 1922, confmne
son hypothese. On peut y lire qu'un denomme
Brisebois, agronome, viendrait Ie lendemain soir pour
donner une conference sur la culture du « chou de
Siam et autres »29.

Par aillcurs, vers 1920, les cultivateurs commen
yaient it profiter de I' implantation de fermes de
demonstration; ils pouvaient alors se rendre sur place
pour constater les avantages d'une culture rationnelle
et scientifique. Progressivement, par ]'education, les
agronomes devaient reussir afaire evoluer les mentali
tes. Leur tache n'etait pas de tout repos, ils se hewtaient
au conservatisme de l'agriculteur, d'autant plus que
les nouvelles techniques exigeaient souvent des de
bourses considerables.

Au fit des decennies, les agronomes devaient tou
tefois reussir afaire adopter diverses rHormes qui de
nos jours vont de soi : amenagement des champs, uti
lisation des engrais, rotation des cultures, etc.



~:.ha,>d·'......._-------~------~-

II Yavait plus d'un siecle que les societes d'agri
culture incitaient Ie paysan acultivercette plante racine
et sa proche cousine, Ie navet. On cultivait d'ailleurs
Ie navet depuis Ie debut du Regime franc;ais. Au de
but du XIXC siecle, un certain nombre de journaux
agricoles avaient commence apromouvoir sa culture
sur de grandes superficies pour nourrir les animaux.
En Europe, les paysans y trouvaient leur profit.

Cependant, au Quebec, la promotion de cette
plante racine se heurtait ala nature du solie long du
Saint-Laurent. La culture du navet rencontrait les
memes problemes aux Etats-Unis. Les cultivateurs
americains avaient fait des tentatives sur de grandes
superficies, mais sans grand succes.

Le chou de Siam n'etait pas non plus recolte sur
une grande echelle. En 1837, Ie journal Le Glaneur
deplorait qu'i! rut si peu cultive. Le journal ajoutait
que cette culture demeurait soumise aux caprices de
la nature et qu'on arrivait mal aconserver ces legu
mes en hiver. Quoi qu 'il en soit, un siecle plus tard, les
agriculteurs de nos petites paroisses agricoles se mi
rent resolument ala culture du rutabaga. La nouvelle
CUlture, exigeante, requerait une certaine fonnation.

Rene Blais assista lui-meme, au cours des annees
1940, a une seance d' information qui se donnait a
Saint-Leon-de-Standon sur Ie terrain actuel d' Alexan
dre Goupil. Deja, acette epoque, on semait des champs

Charles Fillion, grand-pere de Fidel el de Michel,
s 'efait fabrique un instrument qui permettait
de hac/ter mecaniquement Ie rutabaga.
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assez considerables. Joseph Drapeau se rappelait que
son pere n?coltait la grosse plante racine sur une su
perficie approximative de 80000 pieds carres.

Le rutabaga etait particulierement avantageux, car
on parvenait aIe conserver en hiver. On Ie servait au
betai I apre!; I'avoir prealablement hache pour en faci
liter I'absorption et la digestion. Charles Fillion, grand
pere de Fidel et de Michel, s'etait fabrique un instru
ment qui pennettait de hacher mecaniquement Ie gros
legume. Dans la famille de Rene Blais, on possedait
egalement un hachoir domestique. L'usage des mou
lees sonna Ie glas de la culture de cette racine. Malgre
tout, on se reservait un petit champ de navets, achair
plus delicate, pour la consommation de potage.

LA CULTURE DO LIN

ASaint-Nazaire, comme dans plusieurs paroisses
rurales du Quebec, il ya belle lurette que la culture du
lin a ete re({~guee au royaume du folklore et des oubl iet
tes. Pourtant, tout comme Ie sarrasin avait ete a la
base de l'aJimentation du pionnier, Ie lin fut indispen
sable ason habillement. La culture de cette plante
etait si importante que l'habitant qui abandonnait ses
biens ason enfant se reservait un champ de lin pour
son usage personnel. L' historien Jean Provencher ecrit
ace propos:

C'est la plante textile aux mille usages. Des Ie XVIII<

siecle, les habitants, en particuJier ceux de la region de
Quebec, se livrent it la culture du lin. En 1749, Peter

Kahn cons tate qu'on en seme partout I Au XIX· siecle,
quand tout coilte cher, qu'on n'a pas ]'argent pour

acbeler des tissus manufacrures d' Angleterre, on pro
duit encore du linJo.

Cette plante herbacee agraines oleagineuses, qui
etait surtout cultivee pour les fibres textiles de sa tige,
et dont la farine entrait dans la composition de cata
plasmes, a donne naissance aun fiche vocabulaire qui
Mcrit bien les etapes de sa transfonnation : rouissage,
battage, broyage, teillage. Par contre, Ie lin dot}I1ait un
tissu dont les proprietes vestimentaires n'etaient pas
ideales. Les "etements etaient chauds en ete mais
fro ids en hiver. Aussi, avec I'invention des tissus syn
thetigues, sa culture domestique etait-el1e vouee a
I'extinction. Du simple point de vue visuel, 1a dispari
tion de la culture du lin est regrettable, car la petite
fleur bleue ou blanche de cette plante produisait a1a

, 11



saison de la floraison un effet de couleur saisissant qui
compensait de beaucoup pour l'exigence de sa recolte Jl.

LES ERABLIERES

Pour bien se representer I'importance des
erablieres dans notre paroisse, il faut se rappeler que
deux cotes portent precisement Ie nom de cote des
Erables. Egalement, il y a encore quelques decen
nies, Ie pittoresque de leur feuillage s'etendait depuis
Ie secteur residentiel de la sortie ouest du village jus
qu'a la route, J'actuel boulevard Emile-Lachance. Les
majestueux arbres furent malheureusement abattus au
cours des annees 1930.

Plus prosaiquement, l'erabJe a sucre a toujours
joue un role important dans notre economie. Pendant
des decennies, la survie de nos terres agricoles devait
en dependre, car apres un abatis, ses cendres servaient
aenrichir Je sol qui s'appauvrissait au fur et a mesure
que Ie pionnier s' enfonyai t aI' interieur des terres.

L'appauvrissemeot des sols merite d'etre com
mente au passage. De nos jours, avec les methodes
de fertilisation modeme, on imagine mal le probleme
que pouvait representer une culture intensive sans
I' ajout periodique d' elements enrichissants. Les pion
niers disaient avec perspicacite : « La generation qui
profite Ie plus du produit de la terre, c 'est la deuxieme.
La premiere est trop occupee a defricher. La troi
sieme voit Ie sol epuise. » Doe terre etait riche quand
Ie foin « poussait apleine cloture ».

Cet appauvrissement des terres explique peut-etre,
en partie, Ie fait que plusieurs de nos ancetres aient
delaisse une terre sur laquelle i1s etaient pourtant bien
etablis pour alIer defricher ailleurs. On comprend aise-

Ferme Belco, 4' Rang Sud
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ment que dans un tel contexte, la valeur n':elle d'une
terre agricole, en termes de productivite, etait tres re
lative. Et Ie probleme ne se limitait evidemrnent pas
aux jeunes paroisses. De vieilles terres agricoles
comme celles de Sainte-Claire voyaient egalement leur
sol se tarir. Les anciens ne s'y trompaient pas et un
ceil averti decelait aisement un champ dont Ie rende
ment diminuait.

L'acidite des sols constituait egalement un pro
bleme. Une annee de recolte d'avoine modifiait Ie pH
et les champs etaient envahis par I'oseille sauvage.
Beaucoup plus tard, lorsque les agronomes recomman
derent de rectifier Ie probleme en etendant de la chaux,
la fraise sauvage, qui cohabitait avec I'oseille, devint
plus rare.

Cabane a sucre
de Wilbrad Marcec/f(

Wi(frid Leclerc et Dany Leclerc. L 'arrivee des
pies-bois G.n 11 onr;ait que la .saison des sucres lirait
asa fin. Les producleurs avaienl chacun leurs
signes qu 'ils se Iransmettaient de pere en fils.



LE TEMPS DES SUCRES

Parce qu'on entaillait ala chaudiere, la periode du
temps des sucres couvrait generalement Ie mois d'avril.
Comme de nosjours, les printemps tardifs n'etaient pas
de tres bon augure. Une joumee perdue ne se rattrapait
pas. Les producteurs avaient chacun leurs signes, fruit
de nombreuses annees d' observation empirique.

La veritable saison des sucres s'ouvrait avec un
degel. L'aITivee des pics-bois annonyait que la saison
tirait asa fin, bonne ou mauvaise. Un vieux dicton
disait egalement que Ie temps des sucres donnait Ie
ton aux autres recoltes. Un mauvais printemps n'etait
pas un bon presage pour l'automne.

Si on la compare ala production modeme, I'ex
ploitation acericole etait artisanale. Les plus grosses
erablieres ne depassaient guere les 2 000 entailles.
La moyenne se situait autour de 800 a1 000 entailles
et elle requerait l'embauche d'une main-d'reuvre sai
sonnihe, car, de 1a cueillette a ['evaporation, toutes
les operations se faisaient manuellement. En 1939,
notre municipalite comptait une cinquantaine
d'erablieres, qui produisirentce printemps-Ia 2900 gal
lons de si.rop :

On garde pour 1a consonunation locale quelque 500 gal
lons et Ie reste est vendu aux Etats-Unis. On estime n
57 $ en moyenne parerabliere Ie revenu de cette indus
trie 32

Au premier plan.' Paul-Armand, Marthe et
Jacin/he Bruneau, Marie Fillion et Maria-Lise
Duplessis, peti/e~fille de Claudias Bruneau;
dans Ie cadre de 10 porte: Leopold ef Claudias
Bruneau

L'expression « courir les erables » n' est pas tres
appropriee, car Ia recolte de l'eau se faisait la plupart
du temps en raquettes avec de lourds contenants. Dans
plusieurs {~rablieres aux pentes abruptes, ce travail
exigeait une bonne condition physique.

Si de nos jours Ie succulent sirop a la faveur du
consommateur, il n'en fut pas toujours ainsi. 11 n'y a
pas si longtemps encore, Ie sirop etait evapore jusqu 'a
ce qu'il devienne du sucre. Comme Ie sucre etait
vendu ala livre, des producteurs peu scrupuleux ajou
taient parfois des cailloux pour rendre Ie produit plus
« productif». Un autre procede douteux consistait a
ajouter du sucre blanc au sirop pour Ie rendre plus
limpide.

Le temps des sucres etait I'occasion de se diver
tir et de se retrouver en famille. La tire sur la neige
avait de nombreux adeptes. ElLe etait souvent prece
dee par quelques mets traditionnels, riches en calories,
certes, mais tout aussi succulents. Comme ces festi
vites favorisaient les contacts sociaux, elles
constituaient parfois l' occasion des premiers amours.

LACORVEE

Les di.fflciles annees de la crise economique
avaient pratiquement interrompu ['erection de nouvel
les granges. Apres la guerre, sous l'impulsion d' Arthur

Les d(fflciles annees de la crise economique
avaient pratiquement interrompu I 'erection de
nouvelles granges. Apres la guerre, sous
i'impulsion d 'Arthur ;Worin. on assisfa aune
reprise de la construction et de nomhreux
btitiments de ferme furenl e!ew?s au COUl"S des
annees 1940 et 1950.
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Morin, on assista aune reprise de la constmction et
de nombreux batiments de fem1e furent eleves au
cours des annees 1940 et 1950, notamment les gran
ges de Philippe Pelchat, d'Edmond Fillion, de Ludger
Brochu, d' Alyre Fillion. Une telle entreprise aurait
ete trop onereuse ai'epoque sans I'apport d'une main
d'reuvre Mnevole. A ce sujet, voici ce que dit
I'historien Jean Provencher:

II est un travail qui exige beaucoup plus que Ie con
cours de la maiSOIUlee pour etre bien mene : celui de Ia
construction d'une grange. Un homme seul, sa famille,
son engage, n'auraient pas assez de tout l'de pour
l'accomplir. Des lors, it taut une corvee, appelee
« courvee » ou « bi ». Longtemps en France, chez les
paysans, la corvee fut synonyme de travail force re
e1ame injustement par un suzerain it ses vassaux. Dans
la vallee du Saint-Laurent, il s'agit plutot d'un mode
generalise d'entraide qui, grace a la mise en commun
des efforts et parfois des biens de chacun, pelmet de
resoudre rapidement un probleme au d'achever de re
soudre un probleme avec celerite 13.

Lars de l'elevation d'un edifice aussi important
que celui d'un mur de grange, il etait essentiel que tout
Ie monde soit sur place au bon moment, car on avait
besoin de tous les bras disponibles. Sous-estimer les
forces necessaires dans une telle situation pouvait
s'averer dangereux. Selon Ie temoignage de Rene
Blais, un jour des hommes affectes aI'erection d 'une
grange dans Ie 4e Rang s'arreterent ami-chemin, au
bout de leurs forces. On devine aisement la precarite
d'une telle situation. La corvee pouvait d'autant plus
constituer une source d'ennuis que personne n'etait
couvert par les assurances. Le voisin genereux, qui
avait sa propre famille anourrir, risquait de payer cher
une impmdence ou un coup du sort. Aussi, il n'etait
pas bien vu de se presenter sur les Iieux en etat
d'ebriete. Le soir, quand Ie travail etait termine, on
arrosait I'evenement aI' occasion. Pendant longtemps,
la corvee a donne lieu au Quebec atout un ritueJ ou
meme Ie violoneux du village etait de la partie,

LES ACCIDENTS DE LA FERME

Tout metier physique comporte generalement des
risques et les travaux. de Ja ferme n'echappent mal
beureusement pas ala regie. Dans notre paroisse, Ie
premier cas de mortalite recense demeure celui
d'Onesime Blais, decede a la suite d'une ruade de

cheval, Ie 22 septembre 1915, a['age de 39 ans. Plu
sieurs decennies plus tard, un lointain parent, Emile
Blais, fils d' Anselme, fut serieusement blesse ala tete
alors qu'il s'affairait aux travaux des champs et que
ses chevaux prirent Ie mors aux dents.

UN ROCHER PROVIDENTIEL

Le noble animal est par nature d'humeur calme et
pacifique, mais il arrive parfois que ses reactions soient
imprevisibles. Une piqure de guepe, ['irritation due a
la rapacite des mouches, la peur du feu, Ie bmit d'un
moteur d'automobile, i'approche d'un orage peuvent
entralner des consequences desastreuses.

Un jour, les enfants de Leonidas Morin se retrou
vent dans une situation perilleuse lorsque, pour une
raison inconnue, Ie cheval, pris d'une folie envie de
fuite en avant, refuse obstinement de s'alTeter. Les
cris et les pleurs des jeunes enfants ne font qu'ali
menter la fureur du quadrupede, qui s' arrete fmalement
contre I' enorme rocher de la « savane », disparu de
puis, avec J'elargissement de cette portion du 3° Rang
Nord en 1996.

LA MECANISATION DE L' AGRICULTURE

En 193], les comtes de Bellecbasse, Montmagny,
L'Islet et Kamouraska ne comptaient que 38 tracteurs.
La mecanisation des fennes, qui avait ete amorcee a
la fin du XIXe siecle, avait subi un temps d'arret avec
la crise economique. D'apres certaines donnees de
recensement de l'epoque, la Seconde Guerre mon
diale aurait nettement favorise la progression de la
force mecanique.

La hausse des prix des denrees agricoles, provo
quee par la guerre, fut 1ill incitatifmajeur. Unjournaliste
de I' epoque rapportait que I' annee 1941 avait marque
une reprise spectaculaire. Apres ia guerre, ies ventes
devinrent encore plus importantes. Sur les terrains
plus planches et mieux draines des paroisses de la
plaine de Bellechasse, Ie tracteur devint vite Ie com
pagnon de travail indispensable. Mais dans notre
paroisse, la topographje du territoire et la nature du sol
freinerent son utilisation pendant un temps.

Ces premiers tracteurs de fenne qu'on employa
progressivement a( toutes les sauces» etaient extn~
mement dangereux aconduire, particulierement dans



les pentes abruptes. Le premier accident mortel fut
celui de Pierre Brochu, Ie 13 novembre 1963, et
d' autres evenements plus ou moins tragiques survin
rent par la suite.

Au printemps 2000, Guy Marceau perdit Ia vie
lorsque son petit tracteur de ferme, qui datait des an
nees 50, se renversa brusquement alors qu 'il s 'affairait
a I'amenagement de son erabliere. Ce camionneur
avait pourtant vecu d 'autres situations perilleuses dans
son metier. II faut dire que les tracteurs de cette ge
neration, demunis de toute protection, ne laissaient
guere de chance aLeur proprietaire. II y eut toutefois
des accidents ou I'usager semble s 'en etre sorti pres
que miraculeusement, comme ce fut Ie cas pour Emile
Roy et Edmond Fillion.

Quant a Roger Beaudoin, il dut un jour la vie aun
tremble qui avait empeche son Intemational74 de faire
un tour complet. Lorsqu'il etait venu l'aider aremet
tre son tracteur sur pied, Joseph Drapeau avait
commente I'affaire avec une petite pointe d'humour :
« Ne refais plus l;a, tu commences aetre trop vieux
pour des jeux pareils ! »

Ludger Brochu, un des premiers proprietaires de
tracteur de notre paroisse, fut a son tour victime d'un
accident spectaculaire lorsque son vehicule pivota sur
Iui-meme sur la ferme actuelle d'OdilonFillion. II s'en
sortit miraculeusement. C'est bien connu, les Brochu
ne sont pas des douillets, mais pendant un temps, iL
souffrit, semble-t-il, de courbatures douloureuses.

Finalement, un autre residant de Saint-Nazaire,
Alain Corriveau, subit au debut des annees 1980 un
dramatique accident: son tracteur chenille se renversa
alors qu 'jl s'affairait sur sa ferme. Comme il travaillait

Lorraine Brochu, juin /962. Son pere, Ludge/;
fill un des premiers residants de Saint-Nazaire
aposseder un Iracteur.

seul, il sauta du vehicule et reussit peniblement a de
gager son pied qui etait reste coince. D'apres les
medecins, il serait decede s 'il avait perdu conscience.
Sans doute, la soli de constitution physique des
Corriveau fut-elle pour quelque chose dans la survie
dujeune producteur agricole.

LA FOUDRE

Une autre source de danger qui guette l'agricul
teur est la foudre. Elle est d'autant plus pernicieuse
que sa periode de dangerosite la plus prononcee cor
respond a la saison des foins. Or, l'agriculteur doit
composer avec les caprices de Dame Nature et pren
dre parfois des risques « calcules ». Aussi n'est-il pas
rare que certaines journees de recolte se terminent a
la hate, sous Ie grondement menal;ant du tonnerre et
de 1'0rage qui approchent agrands pas.

Et Ie danger de la foudre est reel a tous egards.
Ainsi, a Saint-Leon, dans Ie rang Saint-Franl;ois, Ie
11 septembre 1944, Leda Fournier, 44 ans, tante de
Roland Fournier, fut frappee mortellement par la fou
dre alors qu'elle s'affairait a son repassage.

11 arrive aussi que Ie ciel soit ce jour-Ia de notre
cote. Joseph Bolduc en etait convaincu, lui qui racon
tai1: avoir ete « miraculeusement» sauve alors qu'il
etait dans les champs avec son grand-pere. Pour une
raison ou une autre, Ie jeune enfant n'avait pas voulu
rester SOLLS l'arbre sous lequel ils s'etaient d'abord
refugies. Son insistance leur avait probablement sauve
la vie, car quelques instants plus tard, Ie gros arbre
avait ete la proie de la vindicte des elements.

Dans une entrevue realisee Ie 8 juillet 2001,
Marie-Anna Belanger (M'nc Alyre Fillion) rappelait que
son fils Alexis avait ete victime de la foudre en tentant
de franchir une cloture. Lejeune enfant avait failli en
mourir. eet orage avait ete tres violent, puisque la
foudre avait aussi frappe L'etable de Lionel Fillion au
moment au plusieurs membres de la famille s'affai
raient a la traite des vaches. Les Fillion avaient
d'ailleurs perdu une bete ce soir-Ia. Lors d'une con
versation telephonique realisee Ie 10 j uillet 2001,
Madeleine Fill ion se rememorait encore la forte odeur
de poudre a fusil qui emanait de I'etable. Au cours de
la nuit, a la suite de ['incident, sa mere, Lucienne
Baillargeon, avait dD etre hospitalisee.
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LE DRAINAGE DES SOLS

Les archives municipales nous apprennent que

c'est au debut des annees 1940 qu'apparurent les pre

mieres indications d 'une gestion plus moderne des

terTes, ce qui, along tenne, allait donner une meilleure

productivite. Le 5 juillet 1943, Ie conseil municipal etait

appe1e ase prononcer sur Ie bien-fonde d 'une demande

de Narcisse Roy:

Deliberations ayant ete faites de la Pi'lrt du conseil mu
nicipal au sujet de I'aide pour drainage sur Ie lot 31 a,
cours d'eau Narcisse Roy. Prevoyant que celte aide
serait d 'une grande necessite sans exiger un coutement
[sic] trop eleve. Nous demandons avec franchise envi
ron 200 piastres pour faire executer les dits travaux de
drainage. Lesquels il a ete propose par M. Arthur
Lachance et seconde par M. Elzear Fillion que ces tra
vaux soient executes par la bienveillance du ministere
d'AgricultureJ4

.

Un mois plus tard, Ie conseil municipal etait de

nouveau appele aetudier une autre demande :

Apres de longues deliberations au sujet du drainage
pour COUfS d'eau Fillion, il a ete propose par M. An
selme Blais et seconde par M. Elzear Fillion qu'un
montant de 500 piastres serait d'une grande necessite
pour executer les dits travaux ou li'l noyade des terrains
auxquels ce ruisseau traverse [sic]. C' est pourquoi
nous nous adressons avec confiance au Departement
du Dri'linage afin de venir en aide aux personnes affec
tees par ce cours d'eauJ'.

Pendant des decennies, le theme de I' ameliora

tion des terTes cultivables allait revenir a la table du

conseil. En voici pour preuve une autre demande en

date du 4 judlet 1972 :

Propose par M. Bertrand Fillion, secoude par M. Al
bert Drapeau, qLl'une demande d'octrois pour
l'epierrement et l'amelioration des ferrnes de Saint
Nazaire soit faite aM. Normand Toupin, ministre de
I' Agriculture e! de la Colon.isation, et aM. Florian Guay,
depute de Dorchester. Considerant que les heures ac
cordees sont insuffisantes, nOlls demandons
400 heures au minimum pour cctte annee36

LES FROMAGERIES

L'abbe Juies-Adrien Kirouac est un precieux te

moin de son epoque. Plusieurs de ses observations

judicieuses s'appliquent anotre paroisse :

Laji'omagerie de Claudias Brunearl.
En arriere-plan, on apen;oil un vieu.x
bane de fa premiere egfise.

Aluourd'hui que l'Angleterre importe une quantile con
siderable de fromage ci'lnadien, nos fromagers actifs et
intelligents suivent de pres leur commerce. Ces froma
geries sont une source de revenus pour leurs
propri6taircs et de richesse pour les cultivateurs ; elles
semblent bien toumer au detriment des petits cures de
la campagne (soit dit en passant), car nos cultivateurs
ne sement presque plus; its transfoffilent leurs terres
en immenses paturages ou I'on garde quinze avingt
vaches, aqui l'on sert de succu!entes portions atin de
rapporter de Ia fromagerie, achaque quinzaine, line jo
lie somme d'argent37

L'abbe Kirouac ajoute avec humour: «(... ] bien

entendu au detriment de la dime. » Mais ce probleme

n'inquiete pas Ie premier historien de Saint-Malachie

et de Sa int-Naza ire, qui conclut : « Heureusement, Ie

casuel augmente en proportion. »

Deux decennies plus tard, un autre historien re

gional, I'abbe Wilfrid Roy, exprime apeu pres Ie meme

enthousiasme :

11 emit done temps de songer a l'etablissement d'une
industrie qui pourraitrecevoir Ie Jait des troupeaux et Ie
transfonner en lait er en beurre. C'etait Ie temps ou,
dans toules les grandes paroisses, l'indusrrie laitiere
prenait des developpemenlS considerables. Partout se
construisaient des fabriques de fromage ou de beurre.
Le gouvemement s'assurait Ie service de bateaux ocea-



niques et de chars refrigerateurs pour transporter ces
produits en Angleterre ; dans les campagnes, il envoyait
des conferenciers, des inspecteurs pour encourager la
bonne fablication et stimuler ['attention, Ie soin des
fabricants. Ce fut une veritable ere de progres pour le
Canada. Le cultivateur s'appliqua davantage amulti
plier les produits de sa terre; i1 cessa ses longs et
penibles voyages aux marches des villes pour allerven
me son beurre. PoTtan! ii la fromagerie du rang Ie Jait de
son troupeau, il pouvait constater achaque jour ce que
lui rapportaient ses vaches laitieresJ8 .

Conune Ie remarquent avec perspicacite les ab

bes Kirouac et Roy, 1'industrie laitiere est, au tournant

du siecle, en pleine evolution. La fabrication altisa

nale du beurre, une tache reservee aux femmes, se

modernise.

Ardent partisan de l'industrie laitiere, Jean-Charles
Chapais considerait qu'il n'etait pas avantageux pour
un cultivateur de fabriquer son beurre sur la fenne, et

ce, pour des raisons techniques (difficulte de conser
ver Ie produit, cfficacite plus grande du procede
industriel) eteconomiques (coOt de la main-d'reuvre).
Pour lui, la veritable question, c'etaitde savoirs'il va
Jait mieux produire du beurre au du fromage au encore
les deux ala fois>?

Clermont Pelchat

A Sai nt-Nazaire comme ailleurs, les agriculteurs

de I'epoque entrevoient les possibilites qu' offrent les

nouveaux marches. Un denomme Achille Fortier pour

rait avoir ete notre premier fromager. Le 23 octobre

1902, iI a la douleur d' inhumer sa fille, la jeune Lydia.

C' est en prenant connaissance de ce triste evenement

dans Ie n~gistre des sepultures que nous apprenons

qu'i1 etai t fromager.

Ferme Franr;ois Beaudoin.
Le paysage champttre tranditionnel occupe, encore en 2002, une grande importance a Saint-Nazaire.



Selon Ie thnoignage d 'Adrienne
Leclerc, Ie samedi soir, la fromagerie
de Clermont Pelchat devenait Ie lieu
de rendez-vous desjeunes gens du rang.

Deux ans plus tard, nos archives de paroisse nous
revelent un detail qui n'est peut-etre pas sans impor
tance. Nous apprenons qu' Achille Fortier fut, Ie
3 juillet 1904, Ie palTain de confirmation du jeune
Clermont Pelchat. Nous pouvons avancer J'hypothese
que Clermont apprit les rudiments du metier, al'ado
lescence, avec ce fromager experimente.

Le jeune homme connait des debuts modestes,
mais un jour il sera suffisamment prospere pour deve
nir un de nos premiers residants a posseder une
automobile. En 1939, la production annuelle de sa pe
tite fromagerie s'etablit a34000 livres. La fabrication
est entierement vendue a la Cooperative feden~e de
Quebec.

Clermont Pelchat accedera a la mairie au cours
des annees 1940 et compJetera plusieurs mandats. II
fera egalement Ie commerce des chevaux et cette
occupation Ie menera jusque dans I'Ouest canadien.

Ala fill des annees 1930, Magella Beaudoin, ori
ginaire d' Armagh, vient s' installer aSaint-Nazaire. It
est embauche comme fromager par Clermont Pelchat.
La fromagerie est situee dans Ie 4" Rang Sud, sur I'ac
tuelle ferme Belco (Denis Belanger et Ghyslaine
Cote). Le samedi soir, la fromagerie devient Ie lieu de
rendez-vous desjeunes gens du rang. D'apres Wilfrid
Leclerc, elJe a cesse ses operations au milieu des an
nees 1940.

, '1

Ce n'est pas un hasard si ClemlOnt Pelchat a pro
cede al'embauche d'un residant de l'exterieur, car Ie
metier ne s'improvise pas. II faut avoir suivi une for
mation, ce qui implique que l'apprenli doit savoir lire
suffisamment pour etre en mesure de suivre son cours.

Dans sajeunesse, Leonidas Morin avait, lui aussi,
suivi Ie cours de fromager, une fomlation qui se don
nait it SainI-Hyacinthe. Le jeune homme avait ete
impressionne par son premier voyage en train. II ne
semble pas toutefois avoir pratique Ie metier tres long
temps. Philippe Bertrand, pere de l'avocat Guy
Beltrand, fut egalement employe par Clermont Pelchat
comme fromager.

Claudias Bruneau

Claudias Bruneau avait vu Je jour Ie 12 janvier
J882. II etait Ie fils d' Achille Bruneau et de Marie
Fillion. Claudias avait epouse, Ie lei septembre 1908,
Maria Fillion. De leur union naquirent six filles, dont
Annette et Imelda, qui s'etablirent plus tard a Mont
real, mais qui revenaienl sejourner dans la residence
patemelle lors de la belle saison. Au milieu des an
nees 1970, elles nous livrerent un temoignage fort
interessant sur la petite entreprise de leur pere. Ala
fromagerie, il y avail une ambiance qui ne manquait
pas de romanesque.

Le samedi soir etait un moment particulierement
febrile, car Ie dimanche, la petite fabrique cessait ses
operations Aussi les cultivateurs apPoltaient-ils leur
lait ce soir-la pour ev iter qu 'il se perde, car la produc-

Lors des /ill1erailles de Marie Fillion, epouse
d'AchilleBruneau.le8oclobre 1938. Degauche
adroite, sesjils : Adelard, Joseph, Arsene, Eusebe
et Claudias Bruneau



tion ne reprenait que Ie lundi. La residence servait
souvent de lieu de rencontre pour la famille, les amis
et les voisins. Claudias Bruneau aimait beaucoup la
musique et il fut Ie deuxieme, apres Joseph Pare, a
posseder un phonographe dans notre localite, au debut
des annees 1920. II fut egalement un des premiers resi
dants de Saint-Nazaire a faire l'achatd'un televiseur.

Plus ancienne d'une dizaine d'annees que celie
de Clermont Pelchat, la petite fromagerie de Claudias
Bruneau produisait en 1939, selon un estime du minis
tere des Affaires municipales, de l'Industrie et du
Commerce d'alors, 21 612 livres de tromage. La pro
duction emit acheminee en entier alaCooperative fooeree.

MOULJN AUBlt

En 1925, une forte secousse sismique ebranla 1a
region de Charlevoix et se repercuta jusque dans les
fondations du moulin Aube40

• La lezarde que Ie trem
blement de terre laissa en souvenir de son passage
cette nuit-la est encore observable de nos jours. Mais
iI en fallait beaucoup plus pour ebranler ce sol ide bati
ment qui defie Ie temps et symbolise, au moment ou
nous nous appretons afeter notre centieme anniver
saire, notre continuite historique.

Une entreprise considerable

Pour construire Ie batimentprincipal, Fabien Jolin
utilisa de la pierre des champs dans un rayon d'un
mille. Elle fut transportee en hiver, sur Ie sol gele.
Pour bien mesurer l'ampleur de la tache, il faut savoir
que les travaux de construction durerent quau"e ans.
Les travaux furent termines en 1881, puisque cette
date est gravee dans la pierre du bitiment.

En realite, I'histoire du moulin AuM est encore
plus vieille, car on peut encore voir de nos jours les
vestiges d 'un autre batiment, plus modeste toutefois.
Nous n'avons pu etablir qui precisement avait erige
ce premier bitiment, mais il est possible que ce soit
egalement Fabien Jolin. La tradition orale veut que
les Jolin alent occupe Ie moulin pendant plusieurs de
cennies. Ils y auraient produit du bardeau et y auraient
foule de I' etoffe.

Flavien Jolin deceda Ie 17 fevrier 1909, a. I'age de
81 ans. Son fils Joseph avait sans doute pris la releve
depuis plusieurs annees. Trois ans apres la mort de
son pere, 1.1 vendit Ie moulin paternel aJoseph Plante.
Celui-ci I'exploita jusqu 'en 1920, puis Ie vendit aJoseph
(Thorn) Aube. Sans doute la transaction se fit-elle au
plus tard au debut de juillet, puisque les registres de la
Commission scolaire de Saint-Nazaire nous appren
nent que vers cette epoque, Joseph Plante avait remis
sa demission comme commissaire d'ecole.

D'apres les souvenirs de son fils Gerard, Joseph
Aube, qui jusque-la. avait ete cultivateur dans Ie
3< Rang, aurait fait l'acquisition du moulin parce gu'il
aimait Ie contact avec Ie public. Selon lui, les Aube
n'avaient aucune experience du metier. Lors de la
meme entrevue telephonique, realisee Ie 18 juillet 2000,
Gerard, avec sa modestie caracteristique, mentionnait
que c'etait Joseph Goupil qui leur avait enseigne les
rudiments du metier.

De gauche a droite : Pierre Aube, Joseph (Thom)
Aube, A fJred Aube, Delina AlIbe, Grasiella Aube
elle petit Alphonse Morissette



C'etaient les belles annees du vieux moulin. Au
printemps, al'occasion, Ie proprietaire hebergeait des
draveurs qui acheminaient Ie bois sur Ie ruisseau a
I'Eau Chaude vers la riviere Etchemin41

.

One longue tradition venait de naitre. Le mou]in
Cut par la suite exploite par Lucien Aubejusqu'en 1993,
puis par son fils Leonard. En 1913, une turbine avait
remplace la roue agodets. En 1951, lorsque Ie bar
rage ceda sous la glace, Lucien fit 1'acquisition d'un
moteur diesel Lyster 60 Cv. Ce demier fut remplace
parunmoteurGM371 en 1983.

De nos jours, Ie moulin est exploite de mai ade
eembre et son proprietaire embauche une personne
pour l'assister. Le bran de scie est recupere pour
servir de litiere.

LE MOULIN GOUPIL

Meme s'it n'existe plus de nosjours, Ie moulin des
chutes aGoupil est interessant, car Ies quelques notes
historiques recueillies al'oceasion de la redaction de
cette monographie paroissiale nous rappeJlent la ri
chesse de cette partie de notre histoire avant que notre
terri to ire soit detacM des paroisses de Saint-Mala
chie et de Saint-Leon-de-Standon.

D'apres les temoignages recueillis il ya quelques
annees aI'occasion d 'une vaste recherche entreprise
par la Societe historique de Bellechasse, Ie moulin aurait
d' abord fonctionne ala turbine, puis a la vapeur. Le
bois que l'on y transfonnait provenait des boises de
Saint-Luc, de Buckland et de Saint-Nazaire.

Rene Blais se rappelle, alors qu' il avait une di
zaine d'annees, etre passe dans Ie 6e Rang et avoir vu
au loin ]a vapeur qui emanait du moulin. Apres Ie
deces de Joseph Goupil, en 1932, I't~quipement du
moulin fut vendu aEmile Breton, de Buckland, qui
exploita un moulin pres de Saint-Phi lemon pendant une
dizaine d'aIUlees.

LE MOULIN TANGUAY

Lorsque la Societe his tori que de Bellechasse en
treprit de dresser 1'inventaire de tous les moulins encore
actifs et de ceux qui avaient disparu au 61 des decen
nies dans Ie comte de Bellecbasse, Ie bilan fut
impressionnant. 11 mettait ajour une activite econo-

mique encore plus importante que celie qu'on aurait
pu soup<,:onner au XIX" siec1e dans notre region.

Des dizaines etdes dizaines de vieux moulins dont
les fondations avaient ete emportees, englouties, de
mohes refaisaient soudainement surface dans la
memoire collective des gens. Parmi eux, Ie moulin
Tanguay dans Ie 3° Rang de Saint-Nazaire.

L'ancetre Louis Tanguay

II est difficile, voire impossible, de tenter d' inter
preter l'histoire du mouIin Tanguay sans rappeler
quelques elements de l'arbre genealogique de cette
famille, car de pere en fils, les trois exploitants por
taient Ie prenom de Louis.

L'ancetre des Tanguay de Saint-Nazaire epousa
Olive Gaulin, aSaint-Malachie, Ie 19 septembre 1864.
II etait originaire de Saint-Charles. Louis Tanguay pere
deceda Ie 16juin 1914, dans la residence qu'i! avait
construite !orsqu'il s'etait retire Son epouse lui sur
vecut quelques annees ; elle deceda Ie 31 decembre
1917. Parce qu'i I fut un de nos premiers et rares hom
mes d'industrie, l'ancetre Louis Tanguay merite d'etre
considere comme un de nos batisseurs.

Les Tanguay de Saint-Nazaire etaient naturelle
ment doues pour Ie travail du bois. Paul-Emile, fils de
Claudias, construisit quatre residences aSaint-Nazaire.
Louis Tanguay petit-fils et son fils Wilfrid erigerent
notre premiere salle de danse sur Ie site de I'actuel
reservoir d'eau en cas d'incendie. Un autre membre
de la famille, Alyre, fut Le promoteur du restaurant Le
Parasol aSaint-Malachie.

Cette disposition pour Ie travail du bois, sans doute
les Tanguay La tenaient-ils de leur ancetre Louis pere.
En effet, il fut Ie maitre d'ceuvre de la construction
d'une petite chapelle de mission, qui fut modifiee une
quinzaine d'annees plus tard pour devenir notre pre
miere eglise

Un moulin sur Ie ruisseau Hemisson

Si Louis pere fut approche aI'epoque pour entre
prendre une construction aussi considerable, ce n' etait
sans doute pas Ie fruit du hasard. II fallait un certain
bagage de connaissances, de l'habilete et de l'expe
rience. Reportons-nous quelques instants dans Ie



contexte de I'epoque pour mieux evaluer Ie profil de
celu; qui se hasardait it gagner sa vie en dehors de
I'agriculture.

Cet homme devait savoir lire et ecrire, ce qui pou
vait souvent faire defaut aI'epoql1e. II devait etre par
nature un fonceur, car les risques fmanciers etaient
considerables et 1a mche exigeante. Par ailleurs, celui
qui decidait de gagner sa vie en edifiant ul!e petite
entreprise de transfonnation devait disposer de quel
ques economies ou beneficier du support d 'un proche
parent: al'epoque, Ie petit investisseur ne pouvait comp
ter que sur lui-meme.

Pas question de caisse populaire, et les banques
ne pretaient qu 'aux riches. II faut avoir visite certains
vieux moulins renoves, tel Ie moutin de Beaumont, pour
realiser comment leur mecanisme pouvait etre com
plexe et dispendieux. En depit de tous ces obstacles,
Louis Tanguay pere aurait construit un petit moulin a
eau sur Ie ruisseau du 3< Rang, approximativement
derriere l'actuelle residence d'Eric Corriveau.

Pendant des decennies, les pecheurs du diman
che purent apercevoir les fondations de ce moulin,
disparues au cours des annees 1950 avec Ie drainage
du ruisseau Hemisson.

Un moulin avapeur

Louis Tanguay fils naquit vers 1866. Le 20 avril
1885, il epousaMarguerite Fillion, nee vers 1856, fille
de Louis Fillion, ancetre des Fillion de Saint-Nazaire.
De leur union naquirent six enfants : Florida, Rosalie42 ,

Ernest, Rose-Anna, Louis, Ie troisieme du nom (dit
Pit) et Claudias. Apres la mort de sa premiere epouse,
Ie 18 octobre 1939, iI epousa Marie-Anna Jolin, Ie
10 mai 1941.

II decedera au lac Vert, aSaint-Damien, Ie 18 avril
1960, al'age de 94 ans.

Cet homme de stature imposante prit la succes
sion de SOn pere vers Ie debut du XX" siecle. II
construisit alors un moulin avapeur sur une partie du
lot 32-A, approximativement devant la residence ac
mel Ie de Jean-Guy Fillion. 11 y a tout lieu de croire que
Louis pere a participe a la construction de la petite
entreprise.

,. II

Louis Tanguay.fils hait un homme
debrouillard qui reparait lout par lui-meme.

II est bien connu qu'en affaire l'argent n'a pas
d' odeur et que les echanges commerciaux contri buent
it rapprocher les hommes, aabolir les barrieres lin
gujstique~; et religieuses. Nous apprenons avec un
certain etonnement que Ie moulin Tanguay comptait
parmi sa clientele de nombreux cultivateurs d'alle
geance anglophone du 10" et du ] Ie Rang, protestants
comme catholiques : des Cassidy, des Humphrey, des
O'Rourke, des Kelly, des Kilganon, des Doherty, etc.

Au premier abord, nous pourrions etre enclins a
penser que ces gens encourageaient les moulins de
Saint-Malachie. II faut toutefois se rappeler que no
tre paroisse fit partie de cet important noyau
anglophone pendant des decennies. Par aiJlems, meme
Sl Ie petit moulin etait une entreprise familiale, il em
playait, semble-t-il, des travailleurs saisonniers ou
occasionnels. De plus, selon la tradition orale, Louis
fils etait un homme debrouillard qui reparait tout par
lui-meme.
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L'autre partie, res tee sur place, fut acquise depuis par
Jean-Guy Fillion,

Les fils de Louis Tanguay13 s'orienterent vers
d'autres secteurs d'activite. Avec les annees, tout ce
qui s 'appelait camion, bulldozer, pelle rnecanique, grue
mecanique n'eut plus de secret pour eux. Entre 1965
et 1980, ils participerent aquelques-uDS des grands
projets de construction du Quebec moderne.

De nos jours, lors de la belle saison, on peut voir
que L'enonne rocher situe en face de la propriete de
Jean-Guy Fillion est mis en valeur par un arrangement
paysager harmonieux. Ce rocher fait partie du decor.
II a aussi son histoire, car il servait de base au *ganoue
qui menait au deuxieme etage du moulin Tanguay.

. unique

L. VIE nit' 110U f:II

Le moulin Tanguay etai' situe sur fa proprie{(~

actuelle de Jean-Guy Fillion.

Ce mOl, qui signie "passerelJe n. est une dMonnation du mot
anglais gangway dans la langue orale.

*

Louis (Pit) Tanguay
et Felixine Lachance -- vers f 9 f 2

La fermeture du moulin Tanguay

Louis petit-fils, (Pit), epousa Ie 22 juillet 1912,
Felixine Lachance, flUe de Pierre Lachance et sceur
jurnelle d' Alphonsine Lachance. Le couple Tanguay
engendra une des plus nornbreuses families de l'his
toire de notre paroisse avec dix-sept enfants vivants.
Louis deceda Ie ] 8 janvier 1978. Son epouse l'avait
precede Ie 9 septembre 1969.

Lorsque Louis fils se retira au cours des annees
1930, il legua ason fils un moulin qui survecut encore
quelques annees, malgre les difficiles annees de la crise
economique. Acette epoque, Ie petit moulin avapeur
comptait ason actif le sciage du bois qui servit ala
construction de notre deuxieme eglise.

Le moulin Tanguay cessa ses activites au milieu
des annees 1940. Au debut des annees 1950, Louis
Pit Tanguay transporta au village une partie de la
grande maison qui avait \lU grandir sa famille. Cette
section fOlma la residence actuelle de Wilfrid Tanguay.

~.31



C(mi au antillt mme t ell vail trouvc difficile Ie
moment Oll 11: moulin Tan" )' ,vail fertne ses partes. ({ II y
avait tellemcntd' vic.u ctte Gpoljue, ral,;onte-t-elle. L . gens
'-'c aient du I at u 11' Rang de aint-Malachic pour aire
sc.ier leur bois. Et puis nll,Julin r nctJonnail, (j Iii belle
saigon, jour el UUII. uand I lI10ulin u rcnnl!>, j me suis
cnnuyc' amOLInI'. j

LES ENTREPRJSES SYLVA

Comme dans la plupart des petites municipalites
rurales de notTe region, le secteur manufacturier, tout
au long de notre histoire, a pratiquement ete absent de
notre economie. II y eut, i1 est vrai, les moulins Aube
et Tanguay, mais ces entreprises etaient de nature
surtout familiale. Quant aux petites fromageries qui
s' implanterent dans Ie milieu pendant quelques decen-

/1/' .
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nies, eUes n 'offraient que de minces possibilites d'em
bauche pour nos gens.

Vers la fin des annees 1950, quelques residants,
notamment Rosaire Joly, gendre d 'Ernest Jolin, avaient
avance quelques vagues projets qui n 'avaient pas eu
de suite. II faudra attendre encore une quinzaine d'an
nees avant d 'assister a une veritable tentative de
procurer de l'emploi sur place anos gens. Cette ini
tiative aW'a pour raison sociale Les Entreprises Sylva
et se fera sous l' instigation du maire de l' epoque,
Claude Lachance.

Sylva tirait son origine du mot latin silvestris 
en franlfais, sylvestre - signifiant bois, foret. Le nom
de la petite entreprise traduisait judicieusement la vo
cation quO on voulait donner acette premiere veritable
manufacture aSaint-Nazaire.

Les Entreprises Sylva
En avant-plan: Albert Tanguay et Michel

Fillion; en arriere-plan' Real Fillion,
Donald Pelchat et Fidel Fillion

1.!-



Doe premiere assemblee d'informatioo

Le 13 novembre 1975, a huit heures, dans la pe
tite salle du couvent, la population de Saint-Nazaire
etait conviee a assister a une assembJee d'informa
tion. En encadre, sur le carton d'invitation, on pouvait
lire: « II s'agitde la premiere tentative serieuse d'im
plantation d'une industrie a Saint-Nazaire. QueUe sera
la reponse de la population44 ?» Cette n!:ponse se
traduisit par la presence de trente-six participants en
plus des organisateurs, dont un representant du CLSC
de Lac~Etchemin, Yves Thibaudeau.

Programme d'ioitiatives locales

Faisant partie du Programme des initiatives loca
les (PIL), Ie projet avait pour but de mettre sur pied
une entreprise cooperative qui produirait divers arti
cles de bois (tables et chaises de parterre, balan~oires,
palettes, etc.). Le montant de la subvention admissible,
provenant du gouvemement federal, etait de 31 290 $
et Ie programme prevoyait I'embauche de huit per
sonnes, dont un commis-comptable atemps partiel,
dix heures par semaine. II etait prevu que la produc
tion commencerait vers Ie 8 decembre 1975.

La mise en marche du projet cOlncidait avec line
prise de conscience de la faiblesse de notre region en
matiere de developpement economique. Deja une di
zaine d'annees auparavant, dans son edition de juin
1967, Ie magazine Maclean s avait dresse un portrait
sombre mais realiste de notre difficulte aretenir notre
jeunesse, avec les perspectives assez pessimistes que
ce constat supposait.

Apres avoir interroge les differents intervenants
socio-economiques de l'epoque, Ie joumaliste Jacques
Guay ecrivait :

Le malaise n'est evidenunent pas recent. Cornme dans

plusieurs coins de la province, on resseotait dans Dor
chester les sympt6mes propres aux regions sous ou

mal developpees : faibles revenus, haut taux d 'assistance
sociale, stagnation de l'agricu1ture, emigration des indi
vidus 1es plus instruits et de la main-d 'reuvre jeune4~.

Le comte de Bellechasse et I'ancien comte de
Dorchester s'erodaient progressivement de leurs for
ces vives. Quelques annees plus tard, ce qui est assez
revelateur Ie comte de Dorchester etait raye pure-,
ment et simpiement de Ia carte electorate.

,,//' N" ry~~'" ~_---'

Pres de dix ans apres la parution de I' article de
Maclean s, on en etait toujours au stade des analyses,
des etudes et des enquetes anthropologiques. Le
19 mai 1976, un universitaire du Departement d'anthro
pologie de l'Universire Laval ecrivait :

Les recherches nous ont sensibilises aux prob1t~mes

economiques qui se posen! de plus en plus dans Ie

cornte de Bellechasse : (nous sommes devenus tres
conscients] de cette condition de dependance ct de
contr6Je par et pour les autres46

.

L'implantation de Sylva se voulait une reponse
concrete it la precarite de I'emploi dans notre village.
Encore fallait-il que la population supporte la petite
entreprise, tres fragile. Vne campagne de fInance
ment fut lancee pour supporter les depenses inherentes
au demarrage de Ja jeune cooperative. L'objecti f fixe
avait ete etabli it 3 000 $ ; vers la fin de janvier, on
avait recueilli 2 250 $.

La Voix du Sud de l' epoque rapportait que Ie
18 janvier, « malgre un froid siberien », une centaine
de personnes avaient repondu al'appel des employes
de Sylva pour visiter Ie local et prendre connaissance
des premiers objets manufactures. Les dirigeants de
Sylva ne menagerent pas leurs efforts pour mieux faire
connaitre la jeune entreprise. Aussi, Ie 3 mars 1976,
Ie meme joumaliste ecrivait : « Inutile de dire que ce
projet est une occasion privilegiee de batir une entre
prise de chez nous et de creer des emplois. »

Moins d'un mois plus lard, dans son edition du
31 mars, Sylva faisait L' objet d'un autre article et La
Voix du Sud titrait : « Sept hommes ont un defi it rele
ver. » Ces hommes etaient Real Fillion, Michel Fillion,
Sylvain Lachance, Albert Tanguay, Donald Pelchat,
Fidel Fillion et Henri Bruneau. Leur clefi, c'etait d 'as
surer la viabi1ite de l'entreprise une fois la subvention
ecoulee, car apartir du 4 juin, 1a petite manufacture
allait etre sevree de toute aide gouvernementale.

Les recettes generees au moment de la parution
de l'article de Luc Gregoire totahsaient 6 500 $, ce qui
along terme etait insuffisant. Comme les produits ma
nufactures chez Sylva etaient destines aun marche
saisonnier, il fallait composer avec un probleme d'en
treposage. De plus, il fallait supporter fInancierement
1'inventaire, d 'ou un probleme de liquidites. Les em
ployes avaient ere invites afaire leur part en acceptant
qu'une somme soit prelevee sur leur salaire hebdoma
daire. Quelques mois plus tard, les ventes totalisaient



25 000 $, mais c'etait encore insuffisant. Le 3 septem
bre 1976, la petite manufacture dut fermer temporai
rement ses portes.

Le 26 novembre, par voie de communique, Claude
Lachance annooyait a1a population de Saint-Nazaire
qu'il etait encore permis d'esperer. Les operations
allaient reprendre. Une nouvelle subvention de
27 000 $, toujours dans Ie cadre du programme PlL,
allait contribuer araviver les espoirs. La deuxieme
phase du projet allait procurer de l'embauche aquel
ques travailleurs pour une periode de six mois. Forts
de l'experience acquise, ils entreprendraient une autre
etape, qui allait « essentiellement etre axee sur la re
cherche de nouveaux debouches et de nouveaux
produits ».

Le 25 novembre 1977, sOlt un an plus tard, pres
que jour pour jour, Claude Lachance annonyait que
Sylva, du moins dans sa version originale, devait se
resigner afermer ses livres. Deja, Ie 12 aout prece
dent, la production avait definitivement cesse. Dans
Ie meme communique, il ecrivait :

Celte date marque fa /in d 'une experience
emballante qui a permis atine douzaine de gens de
Sainl-Nazaire d ~Y Irouver de /'empfoi aunl110ment au
aun autre depuis deux ans et d'y acquerir des lec/1I1i
ques de travail profllables.

Le blame ne doil cependant etrejete sur personne,
car /es travail/eurs impliLjues ontfail leur gros possible
pour reussir Cet aboutissemenl eSI plutot attribuable aux
conditions particulierement di/Jiciles qui prb'alen(
dans ce seCleur d'activite. Araul evenement, on pourra
toujours dire qrl 'on a vraiment essaye...

11 fallail prendre une decision. Apres avail' ana
lyse serieusement la situalion, les administrateurs de
/'Associalion pour Ie deveioppement de Saint-Nazaire
inc. (promoleurs du projet Sylva) ont flnalemenl de
cide de vendre I'equipemenl etles oUlils de Sylva, de
preference Ii une personne de Saint-Nazaire qui len
terait de continuer les activiles de celie petite
enrreprise mais sur line base personnelle et indivi
duelle.

La transaction /ut donc cone/ue au mois d 'octo
bre dernier el c 'est Mile Marthe Desjardins
(ex-employee de Sylva) qui en a/ait I 'acquisition pour
un monlant de 3 500 $.

Depuis ce temps, Mil" Desjardins a repris la pro
duction de certains meubles .finis 47

Un quart de siecle plus tard, Maurice Bilodeau et
Marthe Desjardins dirigent toujours leur petite manu-

fac1ure au cours des mois d'hiver, profitant ala belle
saison d'une periode de repos bien meritee.

Le 3 avri I 1978, Ie conseil municipal adoptait une
resolution qui donnait son appui ala fonnation d'un com
missariat industriel pour la region de Bellechasse
Dorchester. Nos petites paroisses rurales commen<;aient
enfin ase munir de ces indispensables outils de deve
Ioppement economique qui pouvaient supporter Ie
demarrage de petites entreprises comme Sylva. Sans
dOllte, tomefois, avait-il unjour falJu se decider a com
mencer quelque part; en ce sens, I'experience de Sylva
avait marque une etape necessaire dans la constante
recherche de notre mieux-etre economique.

LES BOUTIQUES DE FORGE

Pour bien comprendre l'importance de la bouti
que de forge, il faut se rappeler que Ie cheval constitua
pendant des siecles Ie moyen de transport ten'estre Ie
plus rapide. Dans notre pays, Ie temps que Ie cheval
prenait pour se deplacer d'un endroit aun autre etait a
ce point determinant qu'il presidait ala naissance de
plusieurs paroisses, dont evidernment la notre, car il
arrivait un moment OU les gens se trouvaient loin de
tout, particulierement de I' eglise,

Tout cornme pour l'automobile, Ie cheval reque
rait de I'altention etun suivi periodique : c'etait Ie roledu
marechal-ferrant, qu'on appelait simplement Ie forgeron.
Le metier exigeait une bonne endurance physique. Al
belia Lachance, fille d'Armand, decrivait ainsi Ie
gagne-pain de son pere :

Le forgeron etait celui qui travaillai t Ie fer en Ie chauf
fant pour lui dooner la forme desiree. Mon pere,
Anuand, etait forgeron et allssi marechal-ferrant, mais
on disait toujours forgeron. II comment:;;ait par couper
la corne du cheval e{ il choisissait par Ja suite Ie fer qui
convenait ala grandeur de la patte. fl faUait chaufTer
sou vent pour que Ie fer soit rouge et puisse etre tra
vaille sur l'enclume. C'etait assez long. Ensuite, il fallait
poser Ie fer et recommencer pour chaque patte. Ce
n'etait pas toujours facile avec dejeunes chevaux ou
des chevaux retifs, En hiver, il y avail des fers adaptes
pourla glace et les gros travaux. C'elait un metier dur.
Mon pere, comme tOllt forgeron, travaillait aussi les
instruments aratoires, enfin tout ce qui requerait de la
ferrure. II faisait meme des croix en fer pour les cimetie
res. Mon pere travaillait aussi Ie bois, entre autres de
grosses sleighs pour Ie charroyage du bois en hiver48



Annand Lachance naquit aSaint-Lazare Ie 2 de
cembre 1881. II etait Ie fils alne de Piene Lachance

et d'Adele Chabot, qui avaient uni leurs destinees Ie
18janvier 1881, aSaint-Lazare. II aurait appris son

metier d'un onele qui possedait une boutique de forge
aSaint-Lazare. On ne s'improvisait pas forgeron, il

faltait d'abord etre apprenti.

Avec l'apparition de I'automobile au debut du sie
cle, Ie metier allait devenir encore plus exigeant, car Ie

garage modeme restait aetre invente. En attendant,

le forgeron, c' etait celui qui etait appele it reparer les

essieux casses, et ils etaient nombreux.

Les mythes ont la vie longue et Ie prejuge qui veut

que les automobiles de jadis etaient de constitution plus

robuste que celles d'aujourd'hui ne resiste guere ala

realite des temoignages qui nous sont parvenus.

La mediocrite de certaines pieces mecaniques de

cette epoque, Annand Lachance la connaissait. En

effet, Philippe Pelchat racontait que cet homme eprou

vait de la difficulte avec Ie differentiel de sa Chevrolet,
« qui etait toujours casse>,49. Et la forge etait plus

qu'un atelier, eUe etait un milieu de vie, particuliere

ment pour les travailleurs saisonniers et les retraites.
Cette ambiance qui y regnait, revolue depuis une cin
quantaine d'annees, voici comment l'historien Jean
Provencher la decrit :

Les vieux aiment passer de longs apres-midi ala bouti
que de forge ou \'artisan transfonne Ie fer en divers
objets de consommation courante. Quand Ie printemps
revient, qu'il faut ferrer les chevaux aneufpour I'ete,
une acre odeur de come bnJlee ernplit I'atmosphere.
Mais qU'importe. Les deux banes de 1'atelier sont em
pI is et on y devise entre hommes. Le local s'enfume
vite, car rares sont ceux qui n'ont pas la pipe ala bou
che. Et tout y passe: Ie mariage de la beUe Berangere,
la maladie d'un des leurs, la progression des semailles
et Ie temps qu'i! fait sur Ie pays 50.

La boutique de forge, c'etait plus encore, c'etait,
avec Ie magasin general, Ie barometre de l'humeur
polilique du citoyen. Cette bonne ou mauvaise hu
meur pouvait faire ou defaire un conseil municipal, elire
un maire ou lui signifier son renvoi.

Dans une ambiance aussi surchauffee, Ie metal

rougissait facilement. Et un proverbe ne dit-iI pas qu 'il
faut battre Ie fer pendant qu'il est chaud ?

Annand Lachance fut emporte par Ie cancer des
os Ie 29 avril 1938. Quelques mois auparavant, soit Ie
7 fevrier, une resolution inscrite au livre des proces
verbaux de la municipalite nOllS indique que sa sante
avait commence it defaillir. Ce soir-la, son epouse,
Anna Goupil, et son fils Emile etaient dument

aUtorises pour et au nom de la Corporation municipale
de Saint-N8zaire ci-apres appeles soussignes de faire
et signer tout cheque ou mandaI pour Ie paiement d'ar
gent et d'en donner quittance donnant par les
presentes toute force et pouvoir du dit secretaire lui
meme dans l'exercice de sa charge, et cela COInme eumt
ses rempla<;ants en fonction )J.

Le lor mai 1938, Ie cure Robert Gauthier annon-
9ait la triste nouvelle en chaire :

Deces de monsieur AJ1nand Lachance, 31 ans comme
secretaire, 27 ,1llS comme maitre chantre, 36 ans comme
forgeron. II entre dans I'histoire de notre paroisse.
Citoyen modele, remarquablcment doue de quaJites in
di vidueUes et sociales. II fut de la gloire reservee au
serviteur modele dans toutes les petites choses 5:l.

Apres son deces, la petite boutique de forge fut

10uee a un denomme Auguste Cote, originaire de
Sainte-Gennaine. D'apres Femande Lachance, cet

homme aurait travaille auparavant a1a renovation de

la residence de Clennont Pelchat, ce qui I'aurait
amene aresider aSaint-Nazaire.

Auguste Cote avait egalement construit la petite

residence que devait posseder plus tard Leopold
Lachance, puis Henri Jolin (site de 1a propriete ac

tuelle de Jocelyn Turgeon). II aurait exploite 1a petite
forge quelques annees, probablement jusque vers

1942.

Cet homme ne semblait pas avoir de famille im
mediate et, par un curieux hasard, Ie lieu de sa sepulture

nous est connu. Un jour que des membres de la famille
Lachance etaient en visite a Saint-Tite-des-Caps, ou
!'abbe Eugene Gagnon exen;;ait son ministere, quel
qu'un de cette paroisse s'informa s'ils connaissaient
un denomme Auguste Cote. C'est ainsi que les
Lachance apprirent que l'ancien locataire de la forge
familiale etait decede au foyer de cette paroisse.



1" rangee : Germain Tanguay, Alida Tanguay,
Dorilda Tanguay el Arsene Tanguay;
2< rangee : Wellie Tanguay, Angeline

Fourniel; Olivette Corriveau,
Orner Corriveau et Marie-Ange Tanguay

OMER CORRIVEAU

Orner COlTiveau naquit aSaint-Leon-de-Standon
Ie 22 decembre 1910. II €tait Ie fils de Joseph Octave
Corriveau et d' Adelia Vachon, qui possedaient une
fenne dans Ie rang Sainte-Anne. Comme plusieurs
jeunes gens de son epoque, Orner gagna d'abord sa
vie dans Ies chantiers. II travailla egalernent comme
rnineur aCadillac en Abitibi. C'est dans une boutique
de forge de Lac-Etchemin qu'it fit son apprentissage
comme forgeron. II ouvrit d'abord une premiere bou
tique a Saint-Leon, pres de 1a residence patemelle,
puis vint s't~tablira Saint-Nazaire, vers 1936 ou 1937.
Sa boutique demeura en operation pendant pres d 'une
quarantaine d'annees.

//1.' '"'''~, ;fi .yo,,,,, ,,- ..
-----~-------

La boutique de forge d 'Orner Corriveau, qui
demeura ouverte pendant une quarantaine
d'annees.

Le 25 aoGt 1937, il epousa Marie-Ange Tanguay,
fille de Wellie Tanguay et d'Angeline Fournier, une
des familles pionnieres de ia paroisse. Vers la rneme
epoque, Orner acheta une propriete sur la rue Princi
pale (propriete actuelle de Robert Marceau). Cette
residence hebergea pendant un certain temps Ie 16
gendaire Groleau Bruneau, au deuxieme etage.

HabiJe et entreprenant, Orner ajouta progressive
ment ptusieurs cordes a son arc pour faire vivre sa
famiIle. II devint I'hornrne atout faire du village. Son
fils Romain raconte :

Ainsi, en plus de son metier de ma[(~chal

ferrant, il devint vendeur d'equipemenl aratoire. Chez
mon pere, on pouvait acheter tout l'outillage Ileces
saire ala fenne : herse, charrue, faucheuse, etc., et meme
les bouilloires Waterloo e( des eoliennes de type Wind
Charger. Un cultivateur avait un animal maiade, il se
presentait chez mon pere, meme tard en soiree, poury
chercher un remede. Car il avait acquis au cours des
ans, par des stages de fonnation et des lectures appro
priee~;, une assez bonne coonaissance sur Ie sujet.l3

UNE EPOQUE PITTORESQUE

Tout Ie pittoresque de ce forgeron et toute son
independance d'esprit se resument bien dans cette
anecdote amusante. Rene Blais racontait que 1ors
qu'il eta:tt organisateur du Bloc populaire d' Andre
Laurendeau, Orner Corriveau n'avait pas craint d'af-



ficher son allegeance politique en se promenant un

jour avec un bloc de bois sur Ie dos. Une vingtaine

d' annees plus tard, il allait etre un partisan de Real

Caouette et du Credit social.

Poursuivant son temoignage, Romain Corriveau

decrit une epoque revolue, rnais tout aussi pittores

que:

Apres la messe du dimanche avant-midi, et surtout ala
periode de la chasse, les gens faisaient la file pour ve
nir acheter leurs munitions et parfois aussi leur arme de
chasse ou leur filet a collet pour attTaper le lievre. A
l'epoque, les gens faisaient leurs propres travallX de
dynamitage. fls pouvaient se procurer chez mon pere
tout l'equipement necessaire a 1'amorce et ala secUlite.
Parfois, il agissait lui-merne comrne maitre dynamiteur.
Mon pere etait meme passe maitre dans la fabrication
de la biere d'epinette et possedait tous les permis ne
cessaires a la vente de ce produit. II vendit egalement
de nombreux systemes de pompes, des chauffe-eau et
parfois meme des chambres de bain completes. II fut a
ses heures camionneur, productellr de sirop d 'erable,
bucheron, eleveur de renard et en fin de carriere pro
ducteur maraicher. II fabriqua pas moins de deux cents
sleighs doubles pour motoneiges. [) entreprit egale
ment l'elevagedu lapin, mais compril assez rapidement
qu'illui serait impossible de rentabiliser son nouveau
commerce. II sllivit des stages de formation comme
apiculteur, mais realisa qu'il dait un peu trap avance
en age pour se lancer dans cet elevage exigeallt : aussi
il renollya a l'achat de ruches 54.

Orner Corriveau fut Ie marechal- feITant attitre d 'un

autre personnage tout aussi colore: Clermont Pelchat,

commen;ant de chevaux. Au cours de sa vie, il s'est

implique dans les differents organismes de la municipa

lite comme benevole. II a ete marguillier, cOl1mussaire

d'ecole, conseillermunicipal et ['un des fondateurs du

Club de l'Age d'or de notre paroisse.

OMER CORRIVEAU ET

NOTRE DEVELOPPEMENT DOMICILlAJRE

Lorsque la municipalite commence aproceder a
l'entretien des chemins d'hiver au cours de l'hiver

1955-1956, elle doit faire face aJa faiblesse du reseau

routier existant. La cote du village constitue un des

problemes particulierement criants. Romain Corriveau

avait quatorze ans al'epoque et it se souvient que la

cote, tres abrupte, etait Ie cauchemar des automobitis-

tes. Tres souvent, la seule fa«on de la monter etait de

poster quelqu'un aI'intersection de la route 216 etde

se donner une erre d'aller. Orner Corriveau s'etait

charge de rencontrer Ie ministre Jos. D. Begin pour Ie

sensibiliser acette situation dangereuse

En attendant l'apparition de la traction avant et

l'epandage systematique de gravier, [a rue Louis

Tanguay allait demeurer pendant des decennies la voie

la plus pratique pour I'automobiliste et Ie camionneur

qui avaient affaire sur la rue Principale. Par ailleurs,

meme en ete, jusqu'a tout recenunent, la rue Louis

Tanguay allait constituerpour les camionneurs de poids

lourds l'option la plus pratique, particulierement pour

les transporteurs de bois de pulpe en provenance du
4< Rang Nord.

Orner Corriveau est decede Ie 27 decem bre 1998

au sanatorium Begin. Son nom reste attache au de

veloppement domiciliaire de la rue Louis-Tanguay, dont

il fut parfois Ie bailleur de fonds pendant la periode de

construction. II reste aussi associe aune famille douee,

modeste et attachante.

GARAGEJ.L.LACHANCE

Leopold Lachance natt Ie 24 juillet 1917. Vers la

meme epoque, son pere, Armand, devient Ie premier

residant de Saint-Nazaire a posseder une automobile.

Deux voisins, Ernest Tanguay et Clermont Pelchat,

font egalement I'acquisition d 'une automobi.le au coms

de ces annees 55. Bref, Ie jeune enfant grandit dans

une ambiance propice a l'eclosion des aptitudes dont

Leopold Lachance devant 10 grange
d 'Ernest Bechard dans Ie Y Rang, vel's 1937
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il fera preuve plus tard. On peut facilement imaginer
sa fascination devant ces belles d 'autrefois, leur me
canique simple, leur design romanesque.

Leopold ne tardera d'ailleurs pas it devenir pro
prietaire de sa propre automobile. Le metier de
forgeron ne semble pas I'avoir interesse. Lorsque son
pin decede, on pourrait s'attendre, en cette periode
de recession economique ou les emplois se font rares,
qu'il lui succede, du moins pour quelques annees, Ie
temps de se trouver un emploi stable. Mais Ie jeune
homme semble avoirdeja trouve sa voie. En 1936, au
plus fort de la crise economique, il construit un petit
garage sur Ie site actuel de la residence de Donald
Pelchat. Dans nne entrevue qu' il accordait quelques
mois avant son deces, Adelard Bruneau, dit le grand
Dollard, racontait qu'il avait vendu du bois au jeune
mecanicien pour la construction de son modeste ate
lier. Plus tard, la petite batisse fut agrandie et Ie
deuxieme etage servit meme it I' occasion de salle lors
des assemblees politiques gu'on appelait alors «par
lements ».

Quelques annees plus tard, Ie 5 mai 1941 56
, avec

l'approche de la belle saison, Leopold obtient du con
seil municipal I'autorisation d'installer un poste
d'essence pour repondre aux besoins de sa clientele
pendant la periode estivale.

Peut-etre a cause des fortes restrictions entou
rant Ie commerce des produits petroliers en temps de
guerre, Ie projet fut mis en veilleuse pour quelques
annees, comme I'indique une resolution du conseil mu
nicipal adoptee Ie 5 juin 1944 :

Apres de serieuses deliberations au sujet des besoins
de gazoline pour la municipalite, autos, engins, etc., il a
ete propose par M. Elzear Fillion et seconde par M. Leo
Belanger que la pemlission de poser une tinque [sic] a
gazoline all garage 1. L. Lachance soit accordee par les
autorites pour utilite generale et essentielle des contri
buabJes qui sont obliges d 'aller chercher leur gaz dans
les paroisses voisines 57

Acause du faible bassin de population, Ie metier
de mecanicien demeurera pendant longtemps tres alea
toird Saint-Nazaire. Lejeune homme cherchera fortune
pendant quelque temps aRimouski ou il sera conduc
teur d'autobus. Comme plusieurs residants de notre
paroisse, Leopold travaillera aussi dans les chantiers,
it la saison morte ; avec son snowmobile, iI deviendra
transporteur de bois.

Le premier garage de Leopold Lachance elait
situe sur Ie site Qctue{ de la residence de Donald
Pelchat.

En 1950, l'essence Sf: vend 35¢ Ie gallon. Leo
pold decide d'aller de Pavant. Le mecanicien, qui est
alors au d(~but de la trentaine, construit avec son frere
Emile un garage modeme, qui est toujours en exploita
tion un demi-siecle plus tard. Pendant des annees, la
vocation du garage sera tres large. Emile y reparera un
soir nne scie mecanique, un autre soir une tondeuse a
gazon, Ie lendemain une pompe i incendie. Leopold de
viendra Ie specialiste de la carrosserie et de la peinture.

Le 5 juillet 1944, Leopold epouse Cecile Turgeon,
originaire de Buckland. Dans une entrevue realisee
Ie 12 juillet 1999, Cecile decrivait les modestes debuts
de leur vie adeux. Leur premiere residence n'avait ni

Le garage 1. L. Lachance
au debut des annees 1950
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Rejean Lachance dans Ie garage conSlruit
par son pere Leopold

electricite ni eau courante. Malgre tout, Ie couple ele
vera une des grandes families de la paroisse. Et un de
leurs fils, Rejean, demontrera tresjeune des aptitudes
et un interet certain pour succeder a son pere. Le
jeune mecanicien travaillera d'abord atemps partiel,
prendra de l'experience, se specialisera dans
J'« alignement }) et assurera la releve,

Le garage Lachance, c'est de nos jours la conti
nuite de I' esprit qui animait la vieille forge d' Annand
Lachance. Les aines aiment s'y retrouver pour ra
conter leurs souvenirs des chantiers, commenter la
pluie, Ie beau temps, Ie temps des sucres, Ie temps des
foins, la maladie qui afflige Ie voisin, Ie resultat des

demieres elections ...

NOTRE CAISSE POPULAIRE

Une premiere tentative

Lorsque Alphonse Desjardins decede, Ie 30 octo
bre 1920, Ie mouvement cooperatifqu 'il a fonde vingt
ans plus tot compte 140 caisses, dont la petite caisse
populaire de Saint-Nazaire, Ces modestes cooperati
ves n' occupent encore qu 'tme posi tion marginale dans
Ie paysage des institutions financieres quebecoises,
mais elles ont tout Ie XX· siecle devant elles. Toute
fois, comme pour tout bebe naissant, on assistera a
des faux pas, des pietinements et d'incontoumables
chutes. Malheureusement, notre premiere caisse, la
156< dans toute I' his to ire de Desjardins, figurera ala

fin des annees 1930 panni les nombreuses vic times
de ces annees de rodage. II nous est pennis de rever
et d'imaginer ce que serait I'actif de notre caisse po
pulaire actuelle si nous pouvions reecrire I'histoire.

Bellechasse et Ie Mouvement Desjardins

Par sa vocation meme, par sa nature egalement,
mais aussi parce qu' it arrive aun moment opportun, Ie
Mouvement Desjardins trouve un ten'ain favorable en
milieu agricole. De plus, comme Ie Mouvement Des
jardins est ne a Levis, a proximite des comtes de
Dorchester et de Bellechasse, il s'implante assez tot
sur la rive sud et quelques-unes des caisses de notre
region comptent de nos jours parmi les plus vieiJ les du
Mouvement. ASainte-Claire, une figure eminente de la
paroisse, Ie docteur J. A. N. Chabot, fonde, Ie ler octobre

1912, une caisse populaire promise aun bel avenir,
puisque Ie vieux medecin de campagne en sera en
core Ie president au moment ou el1e fetera son
SOC anniversaire en 1962.

On verra d'autres belles reussites, notamment la
Caisse populaire de Saint-Luc, fondee quelques mois
apres la notre, Ie 17 mars 1918, et dont Ie profil socio
economique s'apparente sensiblement acelui de notre
paroisse. Panni les caisses populaires de cette pre
miere heure qui n'ont pas eu avivre Ie traumatisme

d 'une premiere fermeture, mentionnons aussi la Caisse
populaire d'Armagh fondee Ie 13 mars 1910, la Caisse
populaire de Saint-Gervais fondee trois jours plus tot,
Ie 10 mars 1910, et la Caisse poputaire de Saint-Leon

fondee Ie 21 juillet 1912.

Les caisses populaires de Saint-Magloire, de Saint
Odilon, de Sainte-Justine et de Saint-Charles, toutes
fondees vers la meme epoque, connaltront cependant
des jours plus difficiles et, tout comme notre premiere
caisse populaire, elles ne franchiront pas Ie difficile cap
des annees 1930 et de la grande crise economique.

Contexte socioeconomique

Au debut du siecle, la consolidation du reseau fer
roviaire, I'invention de l'automobile, les nouveaux
marches, les nouvelles techniques de vente (achat par
cata logue, par exemple) remettent en question les struc
tures de base de l'economie traditiOJIDelle. Ainsi, dans
les archives de 1'6poque, on peut lire que I'abbe 10-



seph Rochette commande en 1913 une collection de
disques pour son gramophone. Deja se dessinent les
premieres phases d'une societe de consommation qui,
faute de support modeme pour se developper, risque
d'isoler encore davantage les petits villages, les peti
tes communautes rurales. L'agriculteur ressent lui
aussi les effets des nouvelles tendances economiques.

Qu 'il s 'agisse d 'acheter des biens d 'utilite profession
neUe (semences, machinerie, instruments aratoires) ou
de vendre sa recolte, ses animaux ou ses produits lai
tiers, iI doit maintenant composer avec des
intermediaires de plus en plus puissants qui n'ont
aucune difficulte alui imposer leurs conditions. Sans
cooperatives agricoles qui lui permettraient de faire des
achats en commun et de vendre ses produits sur Ie
marche ades conditions avantageuses, et sans organi
sation syndicate pour defendre ses inten~ts, I'agriculteur
est condamne aune situation de dependance et ades
revenus mediocres 58.

PIERRE A. DION, PRETRE

Dans notre paroisse, comme pour la majorite des
caisses populaires du temps, c'est Ie cure qui se fait Ie
promoteur de l'action sociale d' Alphonse Desjardins.
L'homme de Dieu se rend bien compte qu'il ne suffit
plus, en ce debut de siecle, de precher Ie merite d'une
vie de labeur, la transcendance du spirituel sur Ie tem
porel, les vertus d'une vie de sacrifices et de privations
ou d'annoncer un paradis lointain et hypothetique. Le
gramophone ne chante-t-il pas pour tout Ie monde ?

Meme si I'intention du cJerge d'appuyer Ie Mou
vement Desjardins demeure louable, elle presente des
ecueils qui, aSaint-Nazaire comme ailleurs, laisseront
des lendemains qui dechantent quand viendront les
difficiles annees 1930. Que risque-t-il de se produire,
par exemple, si Ie cure, avec les meilleures intentions
du monde, accorde un pret a une personne qui devient
insolvable? Autre situation embarrassante : comment
un paroissien risque-t-il de reagir s'il se voit refuser
un pret par son cure gerant ?

En depit de tous ces obstacles, Mg, Louis Nazaire
Begin, archeveque de Quebec, juge tout nature! que
les pretres de son diocese participent ala fondation et
a l'administration des caisses. II irajusqu'a defendre
cette cause devant Pie X. En fondant avec optimisme
notre premiere caisse popu laire, Ie 28 octobre 1917, Ie

cure Pierre A. Dion suit peut-etre sa bonhomie natu
relle (des extraits de ses notes de prones semblent indiquer
qu'il etait un boute-en-train), mais il est aussi sans doute
fide Ie aux recommandations de son eveque.

Un eche4~ previsible

La veille du jour de I'An 1917, du haut de la chaire,
)'abbe Dion explique son projet :

rai aussi Ie plaisir de vous annoncer que je tiendrai
avant longlemps un bureau de la Banque d'Hoche
laga, ce qui sera un avantage considerable pour vous
tous. D'abord parce que ce sera plus proche pour vous,
et surtout parce que votre argent portera interet du
jour 01J vous Ie deposerez jusqu'au jour ou vous Ie
retirerez ;9.

Cet extrait de son sermon est eclairant. On re
marque que l'abbe Dion annonce son intention avec
une certaine fierte. o'autre part, la date qu'il a choi
sie pour faire part de « la bonne nouvelle» n' est
peut-etre pas due au hasard. II faut se rappeler qu'a
cet1e epoque les etrennes se donnaient au jour de I' An,
Ie jour de Noel etant une rete essentieUement religieuse.
Le cure Dion semble presenter son projet comme un
cadeau, un present pour la nouvelle annee qui debute
Ie lendemain.

On remarque aussi qu'il n'est pas question d'une
caisse populaire, ni d' Alphonse Desjardins, mais de la
Banque d 'Hochelaga. II est 10isible de penser que
l'abbe Di(m avait d'abord songe it implanterune suc
cursale de banque dans notre paroisse. D'ailleurs,
Daniel Corriveau, a qui nous devons les premieres
demarches pour ramener une institution fmanciere dans
notre paroisse au milieu des annees 1960, suivra ega
lement Ie meme cheminement. Pendant longtemps,
une banque fit plus serieux, plus stable, plus seeuri
sant.

II faut savoir ici que Ie cure Dion, parce que son
projet lui tient ae~ur, joue peut-etre avec les termes.
Car, d'une part, paradoxalement, Alphonse Desjardins
lui-meme encourage les dirigeants de ses caisses a
faire affaire avec les banques, ay deposer les econo
mies de leurs societaires parce qu'ils y trouvent de
bons coffres-forts et des mux d'interet avantageux.
D'autre part, en bon stratege, l'abbe Dion, pour ras
surer ses remiers societaires, a sans doute interet a
presenter son projet sous cet angle. Si telle est sa
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strategie, nous allons voir qu'elle aura des resultats
tres mitiges.

28 octobre 1917

« Monsieur I' abbe Grondin, qui va donner Ie ser
mon, vous parlera apres la messe de la caisse populaire
qu'il est venu fonder en cette paroisse60.» C'est par
cette phrase laconique que I' abbe Dion annonce que
son projet va se concretiser. Philibert Grondin, ami et
principal collaborateur d'Alphonse Desjardins, pn':sente
un curriculum vitre impressionnant.

L'abbe Grondin signera 275 articles sur les cais
ses populaires dans Ie journal La Verite, de 1909 a
1920, en plus d'etre l'auteur du Catechisme des Cais
ses populaires, qu' il publiera en ] 920. Entre 1916 et
1920, il procedera a I' organisation de vingt caisses,
dont evidemment la notre.

Nous ignorons si I'abbe Grondin parla longtemps,
s'il etait un bon orateur, si les gens toussoterent en
I' ecoutant. .. Nous savons toutefois qu'il fut suffisam
ment convaincant pour que plusieurs petits epargnants
Ie suivent. Quelques mois plus tard, Ie 17 fevrier 1918,
I'abbe Dion, toujours en chaire, sans doute avec une
satisfaction legitime, annon9ait que la jeune caisse
populaire avait un actif de 4237,47 $.

Rares sont les caisses populaires de cette epoque
qui peuvent se targuer d' avoir encore en leur posses
sion quelques archives de ces annees. Grace a la
vigilance de Fernande Lachance, une quantite appre
ciable de cette riche manne historique a ete sauvee de
la destruction ou tout au moins de l'oubli.

Un examen minutieux des pieces justificatives et
des livres comptables nous apprend beaucoup sur l'ac
tivite economique de l'entre-deux-guerres et nous
eclaire sur Ie fonctionnement quotidien de lajeune ins
titution cooperative.

Un dHi considerable

Parce qu'il est une des rares personnes instruites
du village, parce qu 'il dispose en principe de quelques
moments Iibres, parce que Ie presbytere est situe a un
endroit strategique, parce qu'il se veut l'apotre de la
grande vision humaniste d'Alphonse Desjardins, Ie cure
se voit tout naturellernent promu, du jour au lende-

main, gerant de la nouvelle caisse. II s'agit d'une Ui
che considerable. Nous n'avons pu determiner si une
quelconque compensation financiere etait rattachee a
cette lourde responsabilite, mais si tel etait Ie cas, elle
ne pouvait etre que derisoire. Certes, sa tache s'ap
puyait sur un systeme de benevolat qui I'aidaita prendre
les decisions les plus importantes. A titre indicatif,
voici ce qu'il annonc;:ait ases fideles Ie 23 janvier 1921 :

Dimanche prochain, apres la messe, reddition des comp
tes de la caisse populaire pour l'annee 1920 depuis sa
fondation. Tout Ie monde, hommes, femmes, sont invi
tes [sic] jeudi soil' au presbytere, assemblee des
membres du bureau de direction de la caisse. Conseil
d'administration: MM. Anselme Coniveau, Louis
Tanguay, Orner Marceau, Georges Belanger. Commis
sion de credit: Joseph Belanger, Pierre Lachance,
Anselrne Lacroix. Camire de surveillance: Armand
Lachance, ClennontPelchat, Wellie TanguaYI.

Le plus etonnant est que Ie gerant du temps de
vait remplir des fonctions qui de nos jours sont
logiquement accomplies par Ie client. C'est ainsi que
Ie cure completait lui-meme les cheques personnels.
Sans doute cette procedure etait-elle rendue neces
saire acause du haut taux d 'analphabetes de I'epoque,
mais elle simplifiait aussi les ecritures comptables.

L' age d 'or de la vente par catalogue

En J92 J, Anselme Lacroix, grand
pere rnalerne! d'Alyre Lachance,
hail membre de /a commission de
credit de fa premiere Caisse
populaire de Sainl-Nazaire.



Les bordereaux de cheques confinnent I'impor

tance des achats par commande postale a cette

epoque. C'est l'age d'or de Dupuis et Freres, d'Eaton

et de Simpson. Le 2 novembre 1931, par exemple,
Ernest Tanguay, commeryant, demande au cure Ame
dee Caron de completer pour lui un cheque au montant
de 3,40 $ emis au nom du magasin Eaton. Le meme
jour, Ie meme residant fait emettre un cheque de I $ a
l' attention de Dupuis et Freres.

Plusieurs bordereaux des annees 1920 et 1930
nous apprennent par ailleurs que la compagnie d'as
surance la Great West s' accapare une bonne part du
marche de l'assurance-vie. Les Prevoyants et la Sau
vegarde jouissent egalement de la con fiance de notre
population. Les archives de notre premiere caisse font
ressortir I'indice d'une certaine prosperite, du moins
chez quelques commeryants.

Le 6janvier 1929, par exemple, Clennont Pelchat,
commeryant, emet un cheque de 78,98 $ al'ordre de

Donnacona Auto. Il s'agit d'un premier versement
sur I' achat d 'une automobile, puisque Ie 6 fevrier et Ie

5 avril, des cheques au meme montant sont emis it
I'ordre de ce garage. Le 5 mai, avec I'arrivee du

printemps, Ernest Tanguay ressent la necessite d'imi
ter son voisin. II emet un cheque de 100 $ al'ordre

d'un certain Garage Gosselin. Le phenomene du voi
sin gonflable vient-il de voir Ie jour aSaint-Nazaire ?

Fermeture de la premiere caisse

L'examen des archives de notre premiere caisse

populaire nous revele que la situation financiere de la
jeune caisse est precaire. En lisant entre les chiffi"es,

on peryoit, des les premieres annees, un manque de
confiance qui ira en s'accentuant avec Ie temps. Tres

souvent, par opportunisme, nos gens font affaire avec
leur petite caisse quelques mois, puis, subitement, reti

rent leurs economies pour les placer ailleurs. La crise
economique des annees 1930, Ie chOmage general ise

et l'exil de bon nombre des n6tres vers les terres de
colonisation de I'Abitibi ou de I'Ontario sonnent Ie glas

de la petite cooperative de Desjardins: une ou deux
mauvaises creances sur des prets agricoles lui porte

ront Ie coup fatal.

Par ailleurs, a I'epoque, Ie conseil municipal ne
semble pas compter sur les maigres ressources de la
petite institution financiere pour promouvoir Ie deve
loppement des infrastructures municipales. C'est ainsi

Fforida Fillion, femme d 'une beaute
fegendaire, avail reside aux Elats-Unis.

Au cours des anlU?es 1930,
elle avail prele de / 'argent a fa municipalile.

que nous pouvons lire dans Ie proces-verbal de la n':u
nion du conseil municipal tenue Ie Ie, fevrier 1937 :

Proposi; par M. Thomas Brochu, secoode par M. Mau
rice Fillion, qu 'un acompte de 75 piastres soit remis
avec inten~ts aDame Florida Fillion pour argent em
prunte pour la corporation de la route du 3" rang 62

Dix aos plus tard, la municipalite aura encore re-
cours, a I'occasion, au bas de laine de simples
particuliers lorsque la precarite de la situation finan

ciere l'exigera. En voiei pour preuve ee texte date du

6 octobre 1947 :

Propos{: par M. J-Thom Jolin et seconde par M. Emile
Marceau qu'it est reconnu presentement qu 'un mon
lant de 300 $ a ete emprunte de M. Omer Marceau pour
la municipalite par billet et payable ademande avec
interet de 4 % I' an 63.

II faut accepter I'inevitable

La Caisse populaire est en liquidation. Tous ceux qui
sont sur la liste de paie [sic] devront venir reclamer au
presbytc~re. C'est malheureux, mais il faut accepter I'ine
vitable. Nejugeons pas, mais disons que c'esl un recu!.
Les syndics se reuniront dimanche prochain pour pas
ser une resolution concernant les 3rrerages dus a la
repartition M

/ Cpi ;O)l"t? rN'M 1"
--~-~--~---------------



Moins laconique que I'abbe Dion lorsqu'il avait an
nonce l'ouverture de notre premiere caisse populaire
vingt-deux ans plus t6t, I'abbe Robert Gauthier fait
toutefois Ie constat d'une evidence douloureuse : Ie
beau reve d'Alphonse Desjardins s 'est transfonne en
grande deception pour les quelques petits epargnants
de notre paroisse.

Quelques pieces justiucatives de cette epoque nous
indiquent que la petite caisse, tel un moribond qui s'ac
croche ala vie, a survecu encore trois ou quatre ans.
Elle s'eteindra dans I'anonymat Ie plus complet, lais
sant derriere elle une plaie profonde dont les
repercussions se feront sentir pendant des decennies.
Nos gens prendront I'habitude ou poursuivront tout sim
plement leur vieille habitude de placer leurs economies

aI'exterieur dela paroisse, surtout aSaint-Malachie.
C'est avec cette realite historique que devra compo
ser la deuxieme caisse populaire de Saint-Nazaire.

CAISSE ACTUELLE

29 janvier 1964 :
une assemblee it la sacristie

Les plus de cinquante ans se souviennent tous de
Roch-Emile Dugal. Doue d'une voix puissante, bien

en chair comme Ie sont classiquement les bons tenors,
il fut pendant plusieurs annees Ie chantre et I'organiste

des grandes circonstances. Ce villegiateur, qui posse
dait un chalet sur Ie site de I'actuellac Gosselin, etait,

en depit de sa corpulence, un homme dynamique.

Roch-Emile Dugal.' il anima
I 'assemblee defondation de notre
caisse populaire actuelle.

2Jl

Meme 5'i1 etait residant de Saint-Anselme, il ne

cacha it pas son attachement pour notre paroisse. De

plus, on devinait chez lui Ie philanthrope, l'hoffilne qui
n'hesitait pas a mettre ses talents au service de ses

semblables, ce qui explique sans doute pourquoi il

anima I'assemblee de fondation de notre caisse popu

laire actuelle.

Roch-Emile etait de surcroit un excellent photo

graphe. Nous n'avons pas pu etablir s'il prit un cliche

de cet instant historique, mais les trente et une per
sonnes qui participerent ce soir-la a I' assembIee de
fondation d'une deuxieme caisse enterrerent d'abord

Ie passe, puis jeterent les bases d'un edifice qui allait

tranquillement prendre fonne. Trente-cinq ans plus
tard, notre caisse populaire presenterait une rentabi

lite remarquable.

Detail revelateur, Ie cure du temps ne figure pas

panni ces pionniers. Les temps avaient change, et
l'abbe Clement Perron se tint sagemeot a I'ecart.

Le 26 fevrier 1964

Le 26 fevrier 1964 a lieu l'assemblee d'organisa

tion. Louis Marceau et Emile Lachance sont nommes

respectivement president et secretaire de la reunion.
Le nombre de parts qu 'un societaire peut posseder

est fixe a40 et leur cout maximum autorise est etabli

a200 $.

Petit derai I qui de nos jours peut paraitre anachro

nique, il est propose et resolu que « ladite caisse se
mette sous la protection du Sacre-Cceur-de-Jesus de

Saint-Nazaire65 ». Autre anachronisme : I'assemblee
el it trois officiers honoraires : l'animateur de I'assem

blee, Roch-Emile Dugal, et les abbes Clement Perron
et Jean Quirion.

Le premier president

Ce soir-la, on procede ala nomination du premier

consed d'administration. Daniel Corriveau est elll pre
sident. C'est un honneur qui lui revient, puisqu 'il a ete
la premiere personne aentreprendre Ie rapatriement
d 'une institution financiere dans notre paroisse. Rene

Blais, qui lui succedera un an plus tard, et qui sera
president de la jeune caisse pendant plus de trois de

cennies, raconte : « Souvent des gens demandaient a



Daniel Corriveau de changer leurs cheques lorsqu' it
etait a l'exterieur pour ses affaires 66

. »

La demarche du commerc;ant, qui s 'inscrit dans
une longue continuite historique, est corroboree par Ie
proces-verbal de la reunion du conseil municipal du
11 decembre 1944, dans lequel nous pouvons lire:

Propose par M. Elzear Fillion etseconde par M. Nazaire
Lachance qu 'une demande soit {aite au gerant de la
Banque nationale de Saint-Anselme aux fins d'avoir
un bureau de banque dans notre municjpalit~7

Trente ans plus tard, Daniel Corriveau entreprend
de nouveau de s'informer s'il n'est pas possible que
notre paroisse ait sa propre succursale de banque, sans
doute la Banque provinciale, qui a eu pendant des de
cennies pignon sur rue aSaint-Malachie. 11 s'avere
que les exigences du monde bancaire depassenr de
beaucoup les possibilites financieres des pebts epar
gnants de I'epoque et c'est ainsi qu'on se toume vers
Ie Mouvement Desjardins.

Elzear Fillion el son epouse, Rosanna
Belanger, Valeda Fi/fion (M"" Arthur Morin) el
Clairilda Fillion (M'ne Donat Bilodeau). Le
11 decembre 1944, Elzear. alors conseiller
municipal, proposai! une resolution qui avail
pour bUI d 'oblenir une succllrsale de la Banque
nationale a Saint-Nazaire.

, .0\

Le 9 oclobre 1994. Quelques-uns des dirigeanLs el
employes donI Ie devouemenl allait assurel~ au fil
des decennies, Ie succes de la Caisse populaire de
Saint-Nazaire. De gauche adroite, Ire rangee : Guy
Fillion, Gerard BOlduc, Leopold Bruneau et Bernard
Labrie; 2' rangee: Jeannine Tanguay, Yolande
Coulure, Therese Bilodeau, Geralda Aube. Madeleine
Brochu e! Fernande Lachance

Le 9 octobre 1994

Le 9 octobre 1994, notre caisse populaire fete son
trentieme anniversaire et les nombreux societaires
presents peuvent mesurer Ie chemin qu' elle a parcoillU
depuis ses modestes debuts dans une petite piece ad
jacente ala salle de cuisine de I'actuelle residence de
Femande Lachance 68

.

C'est I'occasion de souligner I'apport de Femande
et de son frere Emile (ce demier, a titre posthume)
qui, benevolement ou presque, ont contribue pendant
plusieurs annees afaire de notre caisse un outil indis-

Fernande Lachance, vel's 1947. Avec son/i'ere
Emile, elle altai! devenir une pionniere du
Mouvemen/ Desjardins Ii SainL-Nazaire.



A / 'occasion du trentieme anniversaire de La
Caisse poplilaire de Saint-Nazaire, au mois
d 'oclobre 1994. De gauche adroite, Ire rangee :
Lise Lachance, Rene Blais, Cecile Audet et Wilfrid
Leclerc,' 2" rangee : Paul-Armand Bntneau, Fidel
Fillion, Andre Beaudoin, Denis Brochu, Roland
Bechard et Clement Fillion

pensable de notre developpement communautaire et
economique.

Vne constante evolution

Le petit bureau des Lachance etant devenu exigu
avec Ie temps, on avait procede au mois de mai 1974
aun premier demenagement dans un loyer adjacent a
la residence de Guy Fillion (propriete actuelle de Do
nald Pelchat). Le 20 novembre 1981, notre caisse
populaire demenageait conune locataire dans "edifice
municipal actue1 69

. Le 29 septembre 1988, Fernande,
dont la sante se faisait plus fragile, pri! une retraite
bien meritee. Sylvie Bruneau, aI'emploi de la caisse
depuis Ie 7 juillet 1980, assuma alors la relt~ve,

Au fil des ans, la progression de I'actiffut cons
tante et chaque annee Ie trop-peryu suivait egalement
unecroissanceannuelle. Le31 mars 1996, l'actiffran
chit Ie cap des 3 000 000 $ et la reserve generale
atteignit les 300 000 $. Toutefois, ala fin des annees
] 990, notre caisse populaire n'echappa pas al'agita
tion grandissante qui secouait Ie secteur financier. De
nouveaux termes apparus depuis quelques annees, par
fois depuis quelques mois - informatisation, Internet
reingenierie -, annonyaient que le Mouvement Des
jardins devait se mettre ajour pour faire face a la
mondialisation.

·L

Sylvie Bnm eau

Le 5 mai 1997, Sylvie Bruneau quittait la gerance
de la caisse populaire. Les annees qui suivirent inci
terent les administrateurs de notre institution
cooperative aune profonde reflexion.

Les dirigeants de l'epoque prirent conscience,
entre autres, de la difficulte pour une petite caisse
comme la notre de maintenir les services auxquels les
membres sont en droit de s'attendre, particulierement
dans un contexte de plus en plus marque par la competi
tion.

De fait, cette remise en question co'incida avec un
cheminement analogue chez les dirigeants du Mouve
ment Desjardins. On parla d'abord prudemment de
res tructu ration, puis de fusion, L'idee faisait son che
min. Le 8 avril 1999, des demarches etaient entreprises
avec les caisses populaires de Saint-Leon et de Saint-

Diane Be/anger



Malachie pour regrouper les trois institutions sous la
meme raison sociale.

Les negociations allerent bon train et la fusion le
gale etait enterinee Ie lor avril 2000. Elle survenait
quelques mois seulement apres I'adoption de ce prin
cipe par Ja majorite des personnes impliquees. En effet,
c'est Ie 26 octobre 1999 que l'aval avait ete donne
pour un projet de fusion. Heureux hasard, la nouvelle
caisse recouvrait Ie territoire de trois municipalites qui
partageaient un riche heritage bistorique.

Son siege social est situe aSaint-Leon et elle porte
main tenant Ie nom de « Caisse populaire Desjardins
de la Vallee de I'Etchemin ». Les premiers represen
tants de notre institution financiere au consed
d'administration sont Clement Fillion et Stephane
Fillion; au conseil de cleontologie, Bertrand Fillion. Au
moment de leur fusion, les trois caisses totalisent un
actif de plus de 53 millions $70.

Caisse populaire de Saint-Nazaire

Son premier conseil d'administration
Daniel Corriveau;
Antonio Fillion;
Rene Blais;
Donat Corriveau;
Emile Lachance.

Premiere commission de credit
Anselme Blais;
Lou is Marceau ;
Joseph Drapeau.

Premier conseil de surveillance
Alice Tanguay;
Gerard Aube ;
Gerard Bolduc.

Ses presidents
Daniel Corriveau (1964-1965) ;
Rene Blais ( 1965-1996) ;
Andre Beaudoin (1996-1997) ;
Clement Fillion (1997-2000).

( '.
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Le conseil d 'administration

dept/is les debuts
Leopold Bruneau (1965-1973) ;
Lucien Aube(1965-1974) ;
Claude Marceau (I 973-1977) ;
Aurele Marceau (1974-1980);
Bernard Labrie (1974-1979) ;
Gaetan Fillion (1975-1981) ;
Clement Fillion (1977-1991) ;
Yolancle Marceau (1979-1985) ;
Andre Drapeau (I 980-] 983) ;
Cecile Audet (1981-1984) ;
Andre Beaudoin (1983-1997) ;
Denis Brochu (1985-1997) ;
Lise Lachance (1984-2000) ;
Paul-Armand Bruneau (1991-1998);
Bertrand Fillion (1997-2000) ;
Guy Fillion (J 996-2000) ;
Clement Fillion (1998-2000) ;
Stephane Fillion (1998-2000).

Commission de credit
Eugene Marceau (1975-1982) ;
Joseph Drapeau (1965-1980) ;
Gerard Aube (I 980-1986) ;
Leopold Bruneau (1973-1991) ;
Roland Bechard (1982-1997) ;
Wilfrid. Leclerc (1986-1995) ;
BertTand Fillion (1995-1997) ;
Clement Fillion (1991-1997).

Conseil de surveillance
Philippe Pelchat (1968-1977) ;
Therese B. Fillion (1973-1975) ;
Jacqueline Marceau (1975-1977);
Guy Fillion (1977-1980) ;
Madeleine Brochu (1977-1981) ;
Jeannette Marceau (1979-1988) ;
Jeannirle Fillion (1980-1986) ;
Jeannine Marceau (1981-1987);
Nathalie Jolin (1986-1989) ;
GeraldaAube (1987-1993) ;
Fidel Fillion (1988-2000) ;
Cecile Audet (1989-1998) ;
Celine Carrier (1993 -1996) ;
Cecile Carrier (1996-2000) ;
Andre Beaudoin (1998-2000).

'4



('7 11/ "';60-11_ ?NtJr.rf'.(':

EVOLUTION DE L' ACTIF DE LA CAISSE POPULAIRE DE SAINT-NAZAIRE

Annee Actif Reserve Trop-per~u

31 mars 1965 18929,12 13,00 0,50

31 mars 1966 30497,76 165,90 152,90

31 mars 1967 40259,08 254,05 88,15

31 mars 1968 55156,75 482,44 210,89

31 mars 1969 70799,51 523,69 41,25

31 mars 1970 98996,75 1412,83 889,14

31 mars 1971 125855,35 2707,24 2294,41

31 mars 1972 174287,43 2773,30 5824,90

31 mars 1973 215934,00 5480,30 5091,00

31 mars 1974 221951,00 7788,51 5066,00

31 mars 1975 2J3719,00 11637,00 948,00

31 mars 1976 294917,00 7350,00 4830,00

31 mars 1977 350609,00 7755,00 2013,00

31 mars 1978 421752,00 9705,00 J1218,00

31 mars 1979 528486,00 15251,00 14412,00

31 mars 1980 597501,00 23257,00 14770,00

31 mars 1981 702291,00 32033,00 14510,00

31 mars 1982 926771,00 40702,00 8447,00

31 mars 1983 1053121,00 45675,00 13 103,00

31 mars 1984 1 199547,00 57354,00 11905,00

31 mars 1985 1297309,00 67740,00 21051,00

31 mars 1986 1435842,00 86985,00 12435,00

31 mars 1987 1 555607,00 96948,00 18733,00

31 mars 1988 1609651,00 112 117,00 21572,00

31 mars 1989 1 795463,00 129326,00 15501,00

31 mars 1990 2046777,00 147649,00 26004,00

31 mars 1991 2279622,00 172141,00 31 983,00

31 mars 1992 2446584,00 191001,00 26375,00

31 mars 1993 2559974,00 212197,00 29875,00

31 mars 1994 2770164,00 239008,00 33228,00

31 mars 1995 2873 478,00 269020,00 30643,00

31 mars 1996 3 128 159,00 297605,00 46746,00

31 mars 1997 3 130289,00 333576,00 48091,00

31 mars 1998 3660618,00 372 876,00 46865,00

31 mars 1999 3569658,00 404381,00 38394,00

31 mars 2000 3 813 366,00 403254,00 38100,00



Octave Bolduc

ERNEST TANGUAY

Au retour des chantiers, Roger Beaudoin et Robert
Bechard posent devant tafa~ade sud du magasin
general Ernest Tanguay.

Ernest Tanguay ehlit Ie fils de Louis Tanguay fils.
Conune c'etait Ie cas pour son grand-pere, son pere,
son frere (Louis Pit), tout ce qui se rapportait a la
transformation du bois n' avait pas de secret pour lui.
C' est pourquoi, en plus de son magasin general, l' epi
cier exploitait un petit planeur abois derriere son
commerce.

lachie plaisantaient et lui disaient qu'il ne serait pas
capable de monter les cotes 72.

Selon la tradition orale, Charles Dupont aurait ex
ploite un autre commerce au viJlage, dans I'actuelle
residence de Roland Bechard. Puis, comme de nom
breux residants de notre paroisse, il alla s'installer a
Riviere-Bleue. Anselme Bolduc aurait, lui aussi, ete
proprietaire de ce magasin. Vers la meme epoque, un
autre Dupont possedait un magasin dans Ie 3< Rang.
II faut se rappeler qu'a certe epoque la population du
rang etait beaucoup plus nombreuse que de nos jours.
La lenteur de la traction animaIe justifiait sans doute
la presence d'un commerce pour desservir les con
sommateurs de ce secteur.

Le premier commerce dont il est fait mention dans
notre histoire est celui de Charles Dupont dans la resi
dence d' ete actuelle du Dr Patrice Montminy (ancienne
fenne de Bertrand Fillion et de Cecile Audet). Plus
tard, Charles Dupont serait devenu proprietaire d 'un
magasin au village, sur Ie site de ['actuelle residence
de Carole Lachance. Ce commerce eut egalement
comme proprietaire Alfred Letourneau, qui avait He
elu conseiller municipal de notre paroisse Ie 4 mars
1918. Gedeon Tanguay, frere de Louis fils, fut Ie der
nier proprietaire de ce magasin qui fut la proie des
flammes au cours des annees 1930.

Des recherches effectuees en preparation de cette
monographie nous apprennent que notre paroisse eut
a une certaine epoque son tailleur. Octave Bolduc
avait en effet etudie Ie metier dans la region de Bos
ton avant de venir exercer son metier dans sa paroisse
natale. Pour arrondir ses fins de mois, il exploitait un
petit restaurant.

Le livre des proces-verbaux de la municipalite nous
apprend qu'il demanda l'autorisation au conseil muni
cipal, Ie 4 avril 1927, d'ouvrir un petit commerce et
que les autorites donnerent leur aval au projet :

Propose par M. Ie conseiller Joseph Bruneau, seconde
par M. Ie conseiller Joseph Bilodeau, que la demande

de M. Octave Bolduc pour per
mission d'installerun restaurant
et temr une table de poules [sic]
lui soit accordee pour une pe
riode de 5 ans, aux conditions
de la maintenir en [onne de loi71

.

Au cours des annees
1930, Anselme Jolin amor9ait
ason tour une longue carriere
aupres du public, et ce, dans
une petite residence qui pro
venait de la sacristie de notre
premiere eglise et qui avait
ete reamenagee. II racontait
qu'il s'approvisionnait a
Saint-Malachie. Unjour, une
commande de 2 000 livres de
marchandise lui avait coute
30 $. Les gens de Saint-Ma-

-
.'-?!0',6,1 ...t I'M b, ",t,,..,n· ."



Le 7 septembre 1909, iI epousa Laura Bnmeau.
Le couple eut six enfants, dont Colette qui entra chez
les religieuses au cours des annees 1940. Ernest etait
surernent considere a I'epoque comme un homme a
l'aise financierement, car il fut un des premiers resi
dants de notre paroisse aposseder une automobile, et
lorsque la television nationale commenc;a aemettre
ses premieres emissions, il fut Ie premier a se procu
rer un te](~viseur. Mais la securite financiere ne met
personne a l'abri des coups du sort. Ainsi, en moins
de deux ans, les Tanguay devaient etre lourdernent
eprouves. D'abord par Ie deces de Rene, emporte
dans la £leur de I'age, et par I'incendie de leur maga
sin general au printemps de 1945. Dans une entrevue
teh~phonique realisee au mois de juillet 2000, seeur
Colette racontait que son pere avait I'habitude de don
ner un dollar ala quete du dimanche, ce qui a I'epoque
representait un montant assez appreciable. Le diman
chequi avait suivi I'incendie, n 'ayant pas d'argent Iiquide

sur lui, Ie marchand avait emprunte Ie dollar pour etre en
mesure de poursuivre son geste de generosite.

LE COMMERCE DE BOUCHERIE

Orner Marceau aurait ete Ie premier residant de
notre paroisse afaire le commerce de boucherie, mais
sur une base artisanale. II racontait que des proble
mes de sante I'avaient progressivement amene a
s' orienteI' vers Ie commerce 73. Le couple Marceau
se rendait regulierement en ville pour ecouler ses pro
duits.

Un autre residant, Ernest Jolin, exploita un com
merce de boucherie pendant une quarantaine d'annees
dans la residence actuelle de Jean-Charles St-Louis.
D'apres Rene Blais, Anselme Jolin aurait assiste son
frere ases debuts. Par la suite, au coms des annees
1960-1970, c'est Roland Dion, de Saint-Malachie, qui
assma Ie service de boucherie, livrant hebdomadaire-

Ire rangee, de gauche a clroue : Ernest Tanguay, Colelle Tanguay, Laura Bruneau el Roland Tangua.r ;
2" rangee : Alice Tanguay, Lucille Tanguay, Roberl Tanguay. Roland Forgues (gendre). Jean-Charles Iv/orin
(gendre), Gisele Tanguay el Bea/rice COle (belle~/il/e). En medaillon, Rene Tanguay, decede aI ·epoque.



Omer Marceau avec safamille alors composee
de cinq membres, vel's} 902. ,re rangee : Maria
el Louis; 2" rangee : Ome/~ Cedulie Goupil el
la petite Yvonne

ment les com man des effectuees par telephone. A
compter des annees 1970, Robert Marceau et son
epouse, Yvette, ouvrirent une epicerie et un commerce
de boucberie dans la residence actuelle de leur fils
Sylvain. Apres avoir reside pendant plusieurs annees
aMontreal, ils etaient revenus s'etablir aSaint-Nazaire.

Photographie aerienl1e prise au debut des al1n1?es
J950. Ernest Jolin S 'est arrete pour faire Ie
plein d 'essence au garage Lachance.

~Sll

Magasin Wilfrid Larochelle

.MACASIN WILFRID LAROCHELLE

Rose-Aimee Dion voit Ie jour aSaint-Lazare le
14 avril 1908. Elle enseigne pendant cinq ans avant
d'aller s'etab1ir en Abitibi. De retour aSaint-Lazare,
elle epouse, Ie 12 septembre 1929, Wilfrid Larochelle
de Sainte-Claire. Le couple demeure quelques mois a
Honfleur, puis s'installea Saint-Nazaire Ie I" mai 1930.
Les Larochelle viennent de fa ire I'acquisition du ma
gasin general Gaudias Bechard, propriete actuelle de
Roland Pelchat 74. Comme it arrive souvent al'epo
que, Ie magasin abrite egalement Ie bureau de poste.

En 1937, Rose-Aimee devient la premiere presi
dente du Cercle de Fennieres de notre paroisse. Elle
apprend ahsser, organise des expositions locales, des
pieces de theatre et sert des repas a ]'occasion des
mariages et aux fetes. En 1947, elle reyoit en pension
1es iTavai lleurs qui modemisent 1a ligne telephonique.
L' annee suivante, elle abrite les employes de la Shawi
nigan Water and Power. E1le est egalement coiffeuse
pendant quelques annees.

En plus d'exploiter Ie petit magasin avec son
epouse, Wilfrid devient chauffeur de taxi, postier et
exploitant forestier. Cet homme se demarque aussi
par sa participation ala vie communautaire. II s'im
plique dans sa commission scolaire, dont il deviendra



Wi({rid Larochelle e! Rose-Aimee Dion
devant I'eglise de Saint-Nazaire

Ie president; de plus, il est conseiller municipal et chan
tre al'eglise.

Le couple Larochelle quitte Saint-Nazaire en 1953
pour aller s'installer aSaint-Malachie. Rose-Aimee y
tiendra un petit restaurant pendant six ans '5. De 1959
a 1975, elle retoume al'enseignement apres une ab
sence de 28 ans. Le couple s'installe ensuite a
L' Ancienne-Lorette, ou Rose-Aimee sera presidente
du Club de l'Age d' or. Elle decede Ie 8 novembre
1976. Wilfrid se retire aSainte-Marie, chez sa fille
Femande. II decede Ie 31 octobre 1990.

Wilfrid Larochelle pose icifleremenf devon! SOI1

aUfobus. Son entreprise a/1ait eepel1dant s 'averer
pell rentable.

lJl

L'une des grandes originalites de Wilfrid
Larochelle aura ete d'avoir exploite un circuit d'auto
bus it partir de notre localite jusqu'a Quebec.
Cependant, Ie commerce sera peu rentable. II tentera
de diversi fier son service en organisant des pelerina
ges et en organisant un itineraire qui pennettra aux
gens des rangs de se rendre ala messe Ie dimanche.
Mais ce sera insuffisant et il devra se resigner aaban
donner ce projet.

RESTAURANT CHEZ GROS

Pendant des decennies, Ie restaurant Chez Gros,
situe sur Ie site de l'actuelle residence de Ghislain
Tanguay et de Nathalie Jolin, a ete Ie lieu de rendez
vous des jeunes et des moins jeunes, qui aimaient s' y
retrouver pour dis cuter, plaisanter, jouer adifferents
jeux de socrete. Comme l'etablissement comprenait
aussi un depanneur, une nombreuse clientele s'y pre
cipitait apres la messe dominicale.

Les beaux dimanches d'ete, il regnait au restau
rant Chez Gras W1e atmosphere de retrouvailles difficile
adepeindre de nos jours. Ceux qui ont connu cette
epoque se souviennent encore conunent il etait deti
cieux, Ie petit cornet de creme glacee que I' on
savourait lentement pour mieux faire durer Ie p1aisir.
II y a dans la vie des moments tout simples, dont Ie
souvenir est imperissable, et c 'est probablement ainsi
que, de generation en generation, Ie petit restaurant
Chez Gros renouvelait sa clientele.

COl11me Ie resfaurant Chez Gros servait egale
ment de depaJ1l1eur, line nombreuse clientele
s 'y preeipilaif apres la messe dominica/e.



Anselme Jolin apprecie ici un moment de detente
avec sa fiile Denise. « Quand j 'etais petit, je
11 'elais pas gros. disait-il avec bonhomie, et c 'est
ainsi qu 'on m 'a appele Gras. »

Un hornme peu banal

Anselme Jolin avait vu Ie jour Ie 8 juin 1906. II
etait Ie fils de Nazaire Jolin et de Philippine Ruel.
« Quandj'etais petit,je n'etais pas gros, disait-il avec
bonhomie, et c'est ainsi qu'on m'a appeh~Gros. » Son
pere deceda Ie 11 novembre 1923, alors qu'il n'avait
que dix-sept ans. Comme bien des gens de sa gene
ration, il connut des annees difficiles. II travailJa ala
fefme et dans les chantiers. Au plus fort de la crise
economique, Ie 26 juillet 1933, il erousa Alice Tanguay.

Deuxieme d'une famille de 17 enfants

Alice Tanguay e13it nee Ie 10 mars 1915, de 1'union
de Louis Tanguay petit-fils et de Felixine Lachance.
Etant la deuxieme d'une famille de dix-sept enfants,
la jeune femme fut appelee lres tot a seconder sa mere
dans les nombreuses taches menageres. Douee d'un
grand sens de l' organisation et tres attachee a sa pa
roisse natale, elle y ouvrit un petit restaurant avec son
mario Et comme elle avait Mote dans son enfance
d'un sumom qui devait I'accompagner toute sa vie,
les gens du coin parlaient a l'occasion du restaurant
ChezMimi.

Au coms de sa vie, Mimi mettra ses talents d'or
ganisatrice au service de sa petite communaute. Elle
sera benevole aupres du Cercle de Fermieres de no-

lre paroisse et de notre caisse populaire, en plus de
s'occuper de la levee de fonds pour Ie benefice de
notre fabrique. Cette femme avait un sens de I'hu
mom inne et airnait plaisanter avec ses clients, qui se
pretaient de bonne grace a ses nombreuses taquine
nes

Les longues soirees d'hiver, il regnait au restau
rant Chez Gros une ambiance de joyeuse humeur
permanen1.e... ou presque, meme si parfois les rires
e13ient momen13nement interrompus par un cn du pro
prietaire qui, apartir des annees 1960, commen9ait a
sou fflir de rhurnatisme chronique. « Banal de banal! »
disait-il pour exprimer sa souffrance. Mais rien ne
pouvait interrompre la bonne humeur du couple et les
plaisanteries repartaient aussitot.

Au cours de sa vie, Anselme Jolin avait ete un
veri tabIe touche-a-tout ; iI avait ete tour atour barbier,
cordonnier, proprietaire d'un commerce a Saint
Malachie, renovateur de maisons anciennes. Par ce
demier travail, il contribua a la preservation de notre
patrimoine bati. Mais son plus beau titre de gloire,
Anllelme Ie re9ut de I'abbe Jacques Pelchat qui, Ie
jour de ses funerailles, Ie designa comme « I'homme
qui creusait des lacs ».

Le pasteur faisait evidemment reference aux nom
breux lacs artificiels qu 'il avait creuses de 1950 a 1970,
devenant ainsi Ie premier promoteur de nolre tourisme
de villegiature. Anselme et son epouse etaient inde
racinables. Leur attachement a leur paroisse natale,
i Is Ie manifesterent de fa90n concrete au milieu des
annees 1960 lorsqu'ils firent don de I'emplacement sur
leque1 est amenage notre terrain de jeux.

MAGASIN GENERAL DANIEL CORRIVEAU

Daniel Corriveau voit Ie jour Ie 13 juin 1913. II est
Ie fils de 111eophile Coniveau et d'Olivine Lamontagne,
qui s'etaient epouses Ie 13 septembre 1904. Le 14 sep
tembre 1943, il epouse Germaine Leblanc, a
Saint-Leon-de-Standon. Le couple s'installe dans Ie
lie Rang a Saint-Malacbie. Germaine decede a la
naissance de son premier enfant, Ie 2 septembre 1944.

Daniel epouse en secondes noces, le 26 mai 1951,
Jeannette Roy, fiUe de Narcisse Roy et de Martine
Belanger. Vers la meme epoque, il construit sa resi
dence et la convertit en magasin general. En 1958,



Au debut des annees 1950, Daniel Corriveau
convertit sa reside/Ice en magasin general.

Daniel
Corriveau et

son beau-pere
Narcisse Roy

l'epicier Corriveau fait construire par Arthur Morin
l'annexe actuelle ainsi qu'un entrepot. Affilie au de
part avec Ie grossiste Old City, Ie magasin general
recevra par la suite sa marchandise des Epiciers Unis,
Par ailleurs, Daniel s' implique activement dans sa 10
calite, 11 est maire pendant huit ans, marguillier,
corrunissaire d'ecole ; il joue aussi un role actiflors de
I'implantation de la Caisse populaire de Saint-Nazaire.

Apres la mort de son epoux, Ie 11 decembre 1983,
Jeannette tient Ie magasin quelques annees avant de
Ie vendre a sa fille Denise et a son gendre Richard
Blais. Les Blais Ie revendront aJean-Marie Mercier,
originaire de Beauceville. Finalement, ce soot Roland

Daniel Corriveau epouse en secondes noces, ie
26 mai 1951, Jeannette Roy. ./ilfe de Narcisse
Roy el de Martine Belanger.

Gravel et Michelle Boutin qui feront I' acquisition du
commerce au mois de decembre 1998 ; ils cootinue
ront a investir dans I'entreprise pour la garder
competitive.

RESTAURANT CHEZ GUY:

LE PETIT RESTAURANT DU COIN

La chanson pop des annees 1960 a bien traduit
l'ambiance du petit restaurant qu'ont exploite pendant
une dizaine d'annees Guy Fillion et son epouse,
Jeannine Tanguay. Comme Ie disait si bien la chan
son, Ie petit restaurant, c'etait a cette epoque Ie
rendez-vous des copains.

C'est en juillet 1962 que les Fill ion ouvrent leur
petit commerce ameme leur residence, sur Ie site de
l'ancien garage de Leopold Lachance, dont ils avaient
d' ailleurs recl.lpere une partie du bois pour leur projet.
Ce nouveau batiment est Ie premier bungalow de la
parolsse.

Au moment ou les enfants du baby-boom
d'apres-guerre arrivent en grand nombre a I'adoles
cence, Ie restaurant Chez Guy repond aun besoin. lis
s'y retrouveot pour echanger ou simplement pour se
divertir autour dujuke-box. Le samedi soir est parti
culierement achalande.

Le lendemain, apres la grand-messe, tandis que
les jeunes hommes se remettent tant bien que mal de
la tournee des grands ducs en ingurgitant plus sage
ment un Coca-Cola, lesjeunes filles viennent raconter



Les jeunes des anJ1(!es 1960 se relrOllven! au
restaurant Chez Guy pour echanger au se diver/ir
autour du juke-box.

leur nouvelle conquete, leurs espoirs dec;us, leurs plus
recents chagrins d'amour. Le restaurant Chez Guy
'lit au rythme de cette jeunesse insouciante, tapageuse
et bien vivante.

Le 7 novembre 1970, Ie restaurant est la proie des
flammes. C'est un coup dur et pour les proprietaires
et pour « les jeunesses». Dans un elan de generosite,
celles-ci decident de participer benevolement asa re
construction. Le 8 juin 1972, Ie commerce ferme
definitivement ses portes.

LE FOYER DE SAINT-NAZAJRE

Le 25 juillet 1991, Jacqueline Marceau fait l'ac
quisition du vieux presbytere, une habitation qui avait
ete erigee par notre premier cure, l'abbe Charles
Auger. Quelques mois plus tard, Ie 10 octobre 1991,
apres y avoir investi 110 000 $ en diverses renova
tions rendues necessaires par la nouvelle vocation du
site, elle procede aI' ouverture du foyer, assurant ainsi
la survie de cet important site patrimonial.

Les premieres residantes sont Anna Belanger
(Mille Alyre Fillion), Martine Belanger (Mm" Narcisse
Roy), Anne-Marie Guay (Mille Claudias Tanguay),
Marie-Louise Goupil (Mme Henri Fillion). Au fil des
annees, Jacqueline accueillera egalement Rosa Dor
val (Mme Darius Dupont), Laura Laflamme (Mme Emile
Marceau), Gedeon Bruneau, Delia Marceau, Marie
Rose Guay, Aline Rouleau, Euclide Fugere, Alice

Ie 25Juillet /991, Jacqueline Marceau acquiert
Ie presbytere de Saint-Nazaire et Ie conver/it
en residence d 'accued pour les personnes figees
au ell perle d'autonomie.

Tanguay, Berthe Tanguay. Rene Blais y sejolIDlera
egalemenl quelque temps en convalescence.

Jacqw;lline entretient dans son etablissement une
atmosphere conviviale qui favorise Ie bon moral de
ses pensjonnaires. Les petites gateries, comme Ie su
cre ala creme, viennent completer une excellente table.
« Qu'est-ce que vous ne mangez pas? » a-t-elle l'ha
bitude de demander anos alnes pour les mettre aI' aise.
Elle met 11 contribution, pour Ie plus grand benefice de
ses proteges, ses trois arull~es d'experience au foyer
de l'ancienne residence du 0' Louis-Joseph Piuze, 11
Saint-Malachie. Elle s'improvise animatrice, jouant
de la guitare, de I' argue et du violon.

Lorsq'ue, ason tour, Jacinthe Fortier se porte ac
quereur de ce site historique, Ie 12 mars 1996, elle
pennet anos alneS d'habiter une residence proche de
celles de leurs enfants et de continuer a 'livre dans
leur patelin natal.

LE TOURISME DE VILLECIATURE

Quand arrive la belle saison, la population de Saint
Nazaire Ciugmente substantiellement depuis une
quarantaine d'annees. Si on demande aun des nom
breux vilkgiateurs ce qui l' a seduit lorsqu' il a decide
de faire I'clcquisition d'un petit chalet dans notre mu
nicipalite, 1I repondra probablement que c'est Ie superbe
panorama qui s'offre 11 l'amoureux de la nature.



Proprii!t€: de Joseph Fillion.
L 'attachemenl que portent les ex-residan/s de
Sain/-Nazaire d leur paroisse no/ale a gron
dement con/ribue a slluvegarder notre
palrimoine rural tradilionnel.

Localise sur un sommetd'environ 550 metres d'al
titude, Ie village offre une vue exceptionnelle. La nuit,
l'observateur peut facilement apercevoir les lumieres
de la ville de Quebec. Le jour, par temps clair, Ie pont
Pierre-Laporte est reperable avec des jumeIJes et les
edifices en hauteur de la Vieille Capitale se decoupent
ciairement sur fond de ciel bleu.

D'UN MONT AL' AUTRE

Le mont Sainte-Anne est egalement visible aI' reil
nu. Plus pres de nous, dans Ie 3< Rang Sud, la vue sur
Ie mont de La Crapaudiere est superbe. On peut aussi
observer Ie mont Orignal par temps clair. Si Ie visiteur
emprunte Ie 4", Ie 5" ou Ie 6< Rang, il apercevra d'autres
reliefs interessants comme la colline Ronan et une par
tiedu Massifdu Sud.

Le touriste qui aime sortir des sentiers battus sera
saisi par Ie spectacle imprenable qui s'offre alui dans
Ie 4" Rang Sud. II faut avoir gravi ce rang par une
belle joumee de septembre pour bien comprendre Ie
sens de l'expression « festival des couJeurs», Mais il
ya plus: dans ce secteur, des paysages bucoliques, a
la fois d 'une grande majeste et d 'une grande simpli
cite, apportent un curieux melange de quietude et de
transcendance sur tout Ie decor environnant.

,

LACS NATURELS ET ARTIFICIELS

C'est autour de ses Jacs naturels et artificieis que
s' est developpe grad uellement Ie tourisme de vi llegia
ture dans notre municipalite La plus vieilJe mention
que nous retrouvons dans les archives publiques re
monte a la seance municipale tenue Ie 29 decembre
1924 :

Propose par M. le conseiller Anselmc COITiveau, se
conde par M. Ie cOl1seiller Arthur Bechard, que la
batture du lac Rond, situe sur Ie SO rang, ayant ete ven
dud M. Chouinard, Saint-Malachie, soit estimeea 125 $
d'evaJuation 7

6 .

Claudias Tanguay, qui n~sida un temps dans ce
rang, travailla pour les proprietaires. Lui et ses fils,
notamment Gerard, palticiperent ala constnlction de
certains chalets et aleur entretien. Claudias travailla
a l'erection et a J'entretien de la decharge du lac, et
plus tard, a la fin des annees 1950, c'est Albert
Tanguay qui prit la releve.

Une autre nappe d'eau d'importance dans Ie
Y Rang est Ie lac du Domaine des faisans, qLJi fut
creuse par Anselme Jolin au cours des annees 1950.
AJa suite d'un incendie majeur qui detruisit Llne partie
du boise avoisinant au cours de I'ete 1957 ou 1958?",
il entreprit de reboiser les lieux en plantant de nom
breux pins et epinettes.

Une autre tragedie survint sur ce site de villegia
ture Ie 18 aoGt 1964 ; Ie jeune Michel Septembre, fils
de l'animateur radiophonique Claude Septembre,
trouva la mort par noyade. Lui et ses parents etaient
venus passer leurs vacances palmi nous is Le di-

Le chalet de Roeh-Emile Dugalfut menace par
un incendie deforel au cOW's des annees /950.


