


Le 19 octobre 1997, In ~nt~nicipalite de Suin 1-Ruphnël reçoit n-ionsiel.tr Robe?? Pichette, Hgrnzit 

Dnzq~h in exErno?-dinail-e, 7-eprësentnnt !'Autorité hérc{ldiqz.te dzt Canada. Celt~i-ci a participe azl 

dévoilenzevzt ofJlciel des armoiries. Les ormoiries ainsi concédé~s sont uiziqr, es et rmr/êtmt i . ~ ?  cachet 

pnrrzculie~: Les synî.lîoles zttllisés s 'i?zspire-nt de I 'histoire, de Iu géographie et des ppa r t ic t~ ln  ri!& de 

S~iizt-Raphaëf totlf en respectan! les règles de k'cirt. 

DEMYSTIFIONS LES ARMOIRIES DE SAINT-RAPHAËL 

Les armoiries de Saint-Raphaël reflètent les valeurs patrimoniales de la municipalité. 

Le vol, c'est-à-dire la représentation des deux ajles, évoque l'archange Raphaël, patron titulaire de La 

paroisse et, par extension, de la municipalité. Il est surmonté d e  l'étoile d'or, symbole de ['Acadie, pour 

évoquer les pionniers acadiens qui ont donné a la municipalité le surnom de (( Petite Acadie P. Cette 

étoile orne le tricolore fmçais, symbole du peuple acadien depuis 1884. 

La bande horizontale ondulante qui divise l'écu eri deux parties évoque la Rivière-du-Sud. Les wojs 

roues du moulin rappellent la puissance motrice d e  l'eau. Le cerf stylisé évoque le toponyme 

(( Bellechasse a. Les cniileurs prjlicipales de l'écu sont l'azur (bleu) et l'argent (blanc), les couleurs offi- 

cielles du Québec. 

La devise Alaima Inen in ?na~zib.t&~ (Job, 14, 13) peut se traduire par : (< Je tiens mon â m e  entre mes 

mains U, l'âme étant iine allusion aux citoyens et citoyennes de Saint-Raphaël, qui sont l'âme, le coeur 

de la communauré. 

* Lz surnom de K Petite Cadie  plus exactement, était autrefois donné à iine partie dii territoire actuel de Saint-Ftaphaël, 



Marie 13eaudoin 
conception du logo 

et du slogan 

DESCFLWIXON DU LOGO 

Saint-Raphaël est situé sur le piedmont des Appalaches (arrière plan). 

Présence du buton qui siirplombe le viUage. 

Bien ancre sur un lit de sable et de gravier. 

Développement a partir du clocher de l'église en référence à nos pionniers; clocher surélevé 
ez utilisation dans la signature (lettre « c ))). 

Le vert rappeiie la présence de la for& et l'agriculture. 

Rivières et roue à aube (moiilin du Sault, environnement, développement économique). 

Le bleu fait référence au bleu des armoicies de St-Raphaël. 

Passage du vert au bleu en fondu avec nuance de gris chaud (sable). 

Dans l'ensemble nous avons un portrait champêtre de notre municipalité. 

Le logo s'inspire du logo actuel de la municipalité (esprit de continuité). 



Rcfdn Couplet 7 
A Süini-Raphaël i 'ar est 1 I? clianson Au fil des saisons, su Sable di1 irnips 
(21 sent bon la Fric au temps de nos anc&im Nos ponls oiit g.dk leurs aiWiits d'mlaii 
h Saint-bpliaël, :iiir sons du vieux clocher Us suni la pilien, joyaux du 
FCtonç nnvc Histoire, la Vie de ilos piontuers Au?: sons iyhniés des m-ci-{leni 

Ils rêwni d'avenir.. . 

Couplet 1 Couplet 3 
.Au fi1 des saisons, Mémoire du temps Au fil dcs msons, Rivières du ieinps 
Lc cr~ur des moulins a hnch les ;uis L'klio d û  cou~mts, le r e h i n  du veni 
II\ sctni la fierré, I'arirttriir dcs Pionniers la force de I'MU PU reflets d'argent 
Berçani leurs loinhins souvenirs Donneni Fête ei tqe aii Solcil 
Uc di;uitcni le passé Qui danse sur l'mu 

- - - - - - -- - -- -- - -- 
Devoilée le 25 novembre 2000, 

pour les Fêtes du 150' de Saint-Rapliaël en 2001 



PRIME MlNlST 'ER PREMIER MINISTRE 

C'es1 avec gra1z.d p h  !Gir que j 'adresse mes cordi~tles 
snfz~tntio~?~ ii rozts ceti,x et celles q z r i  c&èbre?zt Ie I5O' nn~zkversaire 
de Scl in./-Raphaël. 

Peladant 350 auas, les résiddnls de Suint-Raphnël on/ 
pn rtagé Ie~l n rêves e! leurs espoim! bb ~rissmzf une ~ ~ i e  meilfeu~e 
potIr Iet~ 1s e$:?at.s et les gé~~é?-clrio?zsJi.~tz~~'es. LesJiles ssoulig~za~zt 
ce! au jz ivenaire POZLS O fpmt Line ]ne?-ueillezisc occasion de vntls 
rappeler les gr.a izds naome?zfs qui iin.wrq ~ m z t  I 'b ktoire de uoîl-e 
comm~~;izattté. /Vo!?-@pass&po~~ e?z fui Les promesses de izolre 
auenil; et iI es/ inzporira?zt que iz0u.s rendions homnzage ù nos 
ancêtres en honormzt leur ,méilzoire eit en cb&rissmzt les traditions 
qtbi composmz/ not?*epntrirnoi~2e. 

Je sz~is p#~r.&odé qz.be S~int-Rclphaël contilz usra de 
civz"tre et de s'épcrnouir nu sein Cl'~r)zpnys fort el uigoureux. 
Recevez Ines nzeillezirs uct3t1.x dans les défis des aizjzées & velzi?: 



GOUVER 

MESSAGE 

m m  
m m  

NEMENT DU 

DU PREMIER 

QUEBEC 

MINISTRE 

je suis he~1reu.x .ce saluer Les R~clplnaé/oises @el les Rc~/ihcl&lois L? 
I'occclsion dzc 150 n ,772 ilrelsdire de 3u.f17.~-Rq~hnël. 

Riche d's/.n imnpol-rw izt pari-itnoz,zc. Jo~-estie~. ef o,oricoQ, Ici P~rite- 
Acadie de 1839. esr atljor,l,-d'bi:ii trn t??ilie~~. 011 i / Ja i f  bol? viiite. 
Traçnnt I'l~zstoi?-e de ces cent ciiqquajzte ci i7s de oie s! de dtlr Ic1be1.11; CC 

livre reud holrtnmge aux ~ & ~ ~ ' S O I , L T S .  '4~)ec a J-C~PLIP  et cil&el-7n.i'rzuIio~z, ils 
0771 SI.& l iwr  pl-oJit des ressotwçes rintts~.elfes de ce r?clsle te?r%toir-e el 
s'~idnpter ar.1.x riguezsrs du ft~inps BI des é~l6tzements. C'est <qale~?ze,z! 
une occasion privilégiée d'npp~kyer celles et cei.&x. q w  i f 7-nuailleni u 
constm,lii'e 14uven.ii: 

je sot.~huile que les anizées &. i .~e .~~ir  s'ilso-iuenr dons ici co~~til*t d1.t 
dylzn.nîisn?e qui votts curac/éiise~ nfi~i  que S L ~  in/-Ruphdl çoizselvt. sci 
belle vitalité. ci toutes el iï toj,ts, j ' oJ?~  ines ?~zeil/e~d~s urx;'zi.~ de szcccès eei! 
de pl-r>spk-ité. 



MESSAGE DE GILBERT NORMAND, 

D É P ~ ?  DE 

BEWCfIASSE-ETCHEW-1MOmIAGNY-LT 

ET SECRJ?TMRE D'ÉTAT 

(SCIENCES, R E C ~ R C I B  ET DEVELOPPE~MENT) 

Je soisis in chnuce q r ~ i  /??'est oflerle cie /~xtnsmPitre à ioiis /es cüo):elzi.ies pi les c i l o y e i ~ ~  de !a 

)iil.ri~icipnliré dc' Soiil/-Rapbac'l to~r.5 iî:i:5 1i0rii.u r.k sstrcc.i'.\ d'lxwrpbtses cëlkb~.atiotils 2i /oc- 

C ~ S I O I Z  de son 1.50' n)?tiii,w)s-nire de ji~ndutio~r. 

Ci2 liure r&ssrrt?~o 1.70 a m  cl' Y~i.ctoii.e. II craptiw er chal-me /c /eclei.o.pnr /ci vkracile de ses pt.o- 

pos er sa plgicide ~ ' I Y I $ O ~ . I ~ ~ ~ A ~ ~ O ~ Z S .  II es! ~ L I Ï I  gruud i)?lBrèt pmt. ~OLIS les rfiph~7eEk)1ses et les 

,ziphaëZIols. Ce relonr ciam le remp.\ 17ousprfrfc.6 de p)-end).e to~?sciti'nce LIU C D U I ' ( A ~ ~  et de In 

r:o!ont@ de ~ 0 s  pt~jcI@ce.ssel.~t'?: et d 'upl~réciei. cict.riu n l n g ~  i 7~én'lcig~ qu 'ils U O L I S  011 t /.a isik. 

j e  wtls soithaite I . ~ Y I E  exceilrt~le Iecrti./.e. i - l n  h ~ % ~ r e ~ ~ i x  1-50 ~11~1~1ce?~aire  et je ziozls rciirère ,ries 

meilleures s~zlzrf~~rîo)7s. 



ASSEMBLEE NATIONALE 

MESSAGE 
du député 

Claude Lacllance 

E n  ~ I O Ï - L  nom personnel et à titre de d@~lte de Bellechasse, c'est clvec becntrco~t.. de plnisir 

que jJoJ5+e aztx nze.mbres bé?z@uofes de lu Cotpoj-arion des @les dtt 1501è711e de fo~~datzon de 

1~1! Pclroisse de Sail?/-Raphaël mes pl-~cs st,zceres féiricitations poz,rr le travail accol-npli er mes 
nzeillezr IT v w z ~ ~  de franc succès, 

Voilfi I.LIIL In.omelat pj-ivilégié p o w  snlzsel- le lrnvail extrnordii7,nire de ces Jemrnes PL CLJS 

horri.-rn.~s qui, depuis zzln siécle demi, oial participé gé?zérez.~seunenf az.r déueloppernent de 

cetle belle ferre d hccl.leil bellechassoise. 

Aj~unt moi-nz2-m.e 7.m grnnd utfncheme-t~! po?.6?- notre bzstoire r@io?zczle, je liens i? ?"encire 

irn hommage hie72 spécial 6 toutes les personnes qui, depz,cis 18.51, on! confribué Li 

enrichi?. Ie pnkrimoi~ae hisroriqut! de votre coin de pays. 

Les acf lvités so~.digl?a.nt Les 150 ans de la Paroisse de Suint-Rnphclël corzs!iruent égnlemeur 

r f rze période inte~zsiz~e et excep1io~71zelle pour. Ies R~nphwëlloises et Ies Ruphaêllois de par- 

tic.ip~r activen?eni nttx m m  b r e ~ ~ x  évé?zemel-zirs coin ïné?norarfs : : De rnénzoire. de Sublc ët 

de Rlvière jJ.  

À foi.i.le Idi populnliolii de Scrinc-RupknYI. .je pnrrcge u o r ~ - e j e r / é  et zio~~s 0JISj.e n . z a  zwux 1 ~ s  

pl2,t.s chnleureerx pour des ckléb;iiirtions ilzozcblinbl~x. 



A~~chidiocèse cle Québec 

l'occasion dzc 3 5 0  de fondation 

de Saint-Raphaël de Belllocbasse 

If 17a bst par? ic2,~1ièretnen t agréable de in hssocie~ nzqotr rd% z.~i 
il !O joie qui nmr.qz.te les festivités 

AL î.5Qe a?7ni-ue;rsclire de Saint-Raphaël 
paroisse et mtr.nicipnlité du Comf.4 de Be!/echcrsse! 

SLIP' les bords de lrin.trt;pidc Riui&-e-cizt-.î~!d) 
~UEI-ej?ois bordée de pittoresq~tes tnotr.lins, 

Saint-Rnpbnël r~ico)?.CeJèrem.ent sort histoire. 

Ln méntoil-e se pinif .d redire 
kspn't d'en [reprise. 1c~ ixilillo~zce el: Ie cor! rage de vos cleu~irzciers 

conznze Id 1-icbesse de 1 Y!6ir'iage transmis 
ati, C O L L ~ S  cies 150 anlzées de ce grand Iizv-e ozttrert 

ai.,. s o ~ ~ i ~ m i r  de chn~z~ne  er de chacmz. 

Je îz'oubliexii pas de salt~er joutes lespet-son~zes 
qui ola~ murqzl.é Les chapitres 

de cette bekle et grnude aventure, 
vos pcisletm eiz pn rticu.li@r qtr i, auec Ici 121 de bé~~.&oles, 

ont &cl fié ceue co7rr.m urznuté 4ylznn~iy l.se qt1.e uo~isJoi.!nez. 

Qus Ie Seig17eur bérzisse chocune el c h n c u , ~  c1'e uous 
eL tous vos projets d b ;l)e?zil.: 

t Maurice Couture, S.V. 
ArchevEque dr Québec 



Ch ers pn~oissie~zs e/ 

Célébrer notre 150; an?~iuetsai?-e nuec nufctnt d'cr,?zp/ezlr et d1enuergz.l,-e! c'pst reconnnît-i-P 

le co~lrczge, I'rn.tl~,l tance et ICI rénacilé q1.1. bnt ~nnnfesf t ;~ ??os piolznie?~ et nos piois ?zières. 

Ces fêtes iaofds i~iz~ilent, fn?afÔl Ci fdil-e 2.112 i*etozw s7.u Ce pa-se, [arttôt à lever ern regard 

se?.ei?z et opli.iniste S L L ~  l'uuejzi?: 

Depuis sept al?s qtle je PZ.$ az~ec votcs. je suis jier de CO?.LS dire que voil-c. histoire mejùsc71?e, 

et, que j'oppl"ci.'e de plt~s en plus, vos ql-falites de ccztr r ei d espl?/. 

L'an 2001 es! ui?e an. née de  joie, de festivires et cie reconncnissa~7.ce pozli. tous les 

Rapbnëllofs, RaphaëlEoi.ws? nuciens eE izouuelrefx. 

Rendo~iis hommage ii foz~te.s ces petsolanes, qr.~i pre.nne2at zlns pal? aciive a nos Jëtes, en 

C / O I ~ - I . L G ~ ~ /  de letcr temps es en se ~i6vo ~ ~ a n . l ,  snizs compter. 

Que Dipu bénisse ior.ts el totrta. qzlê uotre uie chrérienl?e ~ ~ G I I Z ~ ~ S S P  L ~ ~ I Z L S  e77, ,bIt!s c h c ~ q ~ ~ e  

jour. et Drauo G I L I . ~  pron~otez/ 13. et 6izi.x isa~as LJP ces ,fêie.s que Izor.ls souhai~o~as des pli:rs 

el? rich Z S S L ~  -izfes! 



Message du lWuifpe 

Pe~.mettez-moi, en mo?z ~zo.nt personnel et att nom du co?zseil nzunicipai, de vous 

souhnilel- /a plus col-diaie bie?zvenzte nu: .Fêtes du 150P a~znivmsnire de fo.rzdatio~z de 

S~lind-Rupb~r@/ (2853-2003), dti 26 azr 29 juil1et pl-ochni?~. 

Pcrs Î V O ~ Î ' Z S  de rrerzte-t rois activités pw-i~ztelz~iiues, éche1on~zée.s sur zwe période de qz n- 

tone ?laois, o ~ i r  dqf i  d&nzo.n~é la dkternzii~ntimz et E'engn,oem.elzt des élus 7nzl.n kipu LU, 

des j~om brezix bé?z~jvoles et de I'e-iTsrn ble d.e La pop ~itation pour i 'organ&~~t.ion de cet 

#éne-,?zsnt histoî9qzre eb m&m.o?-able. 

Nozls uoulo~u fous el toutes rendre ZLVJ témoig~znge de 7-econnaissance azwJondalez~.n 

de n.oire pu?-oisse. Des bdtissmrs qui ortt ~ravcriilé ~ L L  matil'ii nt!- soir ~ O L I T  fuço~~.i~er 

notre pays. Et ~zoz~s Som nzes G ~ ; c ~ - ; o ~ I P ~  'b ui les héri l ien de ualezr.;rs in.lp&n:sscl bia gui 

de~~iennelzt autant depoi?zts de repère à 17,os clcrions f~ltt~res. 

Bi~nuenz(s à loute lu: pvpztlnlion de Sain[-Raphc~ek, à fios fanailles, L? nos amis et aux 

c~aciens Rapbaëllois el Ruphaëkloises. 

Que LaPte contintte! 



CONSEIL MUNïCIPM DE SAINT-RAPHAËI 



CLA UDE iIESIVO)iERS 

(OU SIEUR DE LA Nom, PO UR LA CIIICONSTmCE.. .) 

C'est avec h~uztcozip d'bo-iz~reur et de  joie qzre j'ai prksidé les fêtes du  15Oe de Soin!- 

Rupb~~ëil .  Vous savez yzle je Îze sz~is pas un R~1phnëlfoi.s de so~dcbe, mais quand m.on épons~ 

Li/in?îe, i l ) )  c,plzrs de 30 cijas, ~ ' G I  fait ~fi:$iLe~i).pozt?- Icipren~ière fois son village et sapa?-oisse 

natale, je s~iis s z t r g  &il co?nn?u?tiou avec /es g e ~ s  ciinsi q~~ 'auec  ces lie2.1~ sf cesp#y.~~iges 
que j'uirne i'nnt! je S L I U ~ Ï ' S .  cks 'Sol-s, qzr'znz joi~;l-. je m ;y ilastcillerais pour de bol?. . . 

L h i z  2001 ~Eisrslu grave Ei rotLr j~tmnis d~ ins  La rnémoire colleclive cie notre muuic$~alit&. 

Arozrs au0n.s orgu?zis& d ~ s  fêles dig,?es dtl pnrrimoine q?.dl 71011s enorgu.si//iL, nous avons 
inuifé laos pcrrenls et omis e~rr ~ Y C I I Z L ~  nombrepour t~elzit-fêt~r m e c  nous. En rés~liné; nous 

notls ~07nwies.fait zr?z cadeau que I T O ~ L S  m.érillort.s bien.! 

Cc livre bi~foriqzle que UOLIS lisez pr&senbsmenl est u?z hiela précietlx et ivzestinzn ble. 

Pr~rwz+ja grwnd soin et lisez-le d'un couvw? & I'~ï~/,tre: c m  ii rqrésentc des effwirs et des 

é-rrelgies presq~re s t i~/~~n?.ai7zs  de 10 pu-rt de ses !sa raisans 6énéuola-. De plus, il constitue I'u n 

d~.c r~czieils Dhroriqr~es les plus complets et les p12.1~ exocirs que Saint-Raphaël se soi, j~rmnb 

dou?Té! 

G7n iïn.mei?se iîclEK CI ù tous les k&n@uo& a i ~ x  co~n i1k.s ccles @es, ù toutes les Rclphnë/;lloises elt 

fozts les RaphadIois qgui ont cm7,lribzr.é n.~i. sztccès du. 150e.  Pzri~sel.itt ces fêtes d@vek>ppcr 

en c h n c z ~ ~ ~  de ~ J O Z I S  ce sentinze~yt d'ctppc17renci~zce qui fait en sorte 4~l'i.l soit toujotlrs bov? 

de viure chez noz.is! 

Bonne lecfzlre et bol?, 7SOd! 



C O M ~ É  DE 
FINANCEMENT 

Pliotos des coniitks : 

MATHIEU BEAUDOIiV 



\\,i>lî ~ ~ i l : O l ~ l t ' t '  ~ ~ ~ . ~ . ~ l l d O l ~ l  l<l!:: ],1!111 \Ot-\l.: k'~~!lllI~:~d C l  ~[IJ R<,\ I ' I Y C ~ ~ I I  \ < i  t'Clllrn: : 
lli!lcrie I:all;tmrnv. Don, I:oiiiin-Hi,! Irerit. hgiinr: li-mnirii. .ttihi., Su~ciic Ro!. Bi:iir~ce 
~uhc-Warr'iiu\, tise Cim~ciir, Ljsa Carbonnmu. Luce Murerte et M3rfelcine Goniliier- 
P i c a l .  .i I'arriére : Fernxnd htiilippc ct Clkmenl Llcroix. bbwn~s : Clsiide Driaon,  
L*%>nanl Bouchmlni. hhunce Morenq, QGmr GvjUcmetrr, Gmellc h u d o i n  rt Inriiise 

Twm blzjt): 

C O M ~  DES C O ~ M E S  LY~POQL~E 

A I ' :I , - . I :  I : Ricii$r<I I ! I I I ~ ~ ~ I I I I .  l l t ~ i ~ ~ i  T~ti:t~:iy, lIu;[i~~ft~ I\oucl~,irii et C,ark)le < , ~ , I I . ~ I x I  t 
I'arnkrc : Manin iem ic i~x ,  R a ~ o n d  Ro): MdrC frulair,Jca Mercicr et I>ia.re Gendron. 

\ \w Wri!.<, latriiri. iI:iiiii.li~ Puï. t:l.itiili Iic>iiri!r.rr 4.1 Lucit 1.:i~1i.iiiiv 2 i.:iii?c~ 

Jcinnine Roï. ~\nlnrni*tl~ Irin;uiiiiw, 1)iane Gnraoi, Qlvic Bnnnau, Louise J~ferrierc el 
Denise D»liliic. 3' n i n g k  , h c v  hlorcnr): Buguene kuchnrd, Dons Iiipierre er iiliai~e 
Holdiic. y' m g &  : Pauleue Roy, Michcl Micha~i(l et I'mnce knrhier Ahwnis : Rob 
Fmdei, Pliilippc h~iihé. Claire Boiichürd. C b s e  (.;dboui er Denisr Hlais. 
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A l aube de la 

fondation 



Poit,r comprendre Iu lacon dorii Suint-Raplzaël esi né, i l J112~/ rem.onter aux 
sources, c >st-i!,-dire ic / ' o r i ~ i ~ ? e  d u  pevplrmeal de notre mm i.cipnlibé : ln  
.sei~neu:rie de  L« Dlsl.an.lage. On le ceup.ra, la se;ig.ne.u-rie sera dkcoupie en deicz. 
?no,ili,is (.seinrietcric de Suint- Michel ei  tw igne ,u~ ie  de Saint - Vol1 7 . e ~ )  q u i ,  
lou.tes deux, en. rieïlnenl à englober lé! 1e.rritoire de Soirit- RnphuëE, nu fi l  des 
ugraridissemenl,~ donl elles sort/ L h j e l  cr uec be lemps. 

H.iriiioiiiIr.'liiiiiad! 1. e. . :il, i ~ t , i i , ~ , i ; i ,  iiuiic :iir loue 1i1 ' k Lu'. l l i O l .  



e peuple- établie en octobre 1672, par suite d'une conces- 
ment de  la sion de terres à I'ofiïcier français Olivier Mare), 
cote sud  en recompense de services rendiis à la couronne 
du f leuve de  France. La seigneurie de La Dumntaye sera 

Sa in  [-Laiirent se agrandie deux fois, en 1693 et en 1696. Son terri- 
déploie selon le toire cornporte la fiiturc paroisse de Saint- 
systime seigneuri- Michel, fondée en 1678, et celle de Saint-Vallier, 
al que l'adn~inistr;i- officiellenient née en  1713. Cecre dernière est 

rion française a jnstauré ici, en l ' adaptant .  nommée en l'honneur de monseigneur de Sainr- 
Ensernl-ile, toutes les seigneuries forment un 
assemblage de bandes de terres géniralement 
étroites, xvec un front qui  donne sur le fleuve. Le 
front est souvent et roi^, afin que le pliis d'habi- 
tants possible aient accès au Saint-Laurent, cette 
voie d e  communicat ion si essentielle. 
Cependant, les terres peuvent s'étendre passa- 
blemerit en profondeur. A la f i r i  du XVIIC siècle, 
la plairie cotière de  Bellechasse compte rrois 
seigneuries : Vincennes ,  Beaumont  et La 
Durantaye. Une fois attribuées aux censitaires les 
terres bornant le fleuve, I'occupation intérieure 
s'érend peu a peu. La forêt reczlle, les routes se 
créent et sont baptisées. On appelle Iztngs les 
chemins  qui  traversent les terres dans leur 
largeur, ou côte.$, sj ces chemins sont pardlèles a 
la côre ciu fleuve. Les ~no)?tées sont Jes roures qiii 
sen7ent 3 longer les terres, sur leur iongiieur. 

La route des se-lgneun'es 

Conlmençons le voyage avec la fondation de 
Saint-Michel et cle Saint-Vallier de Bellechasse. 

hlori5ciyitr-iii dc Sainr-V,illirr. qui sera un  I C I ~ I ] ~ .  11ic>[u ~c:.i~:r 
Toutes deux ont un point de départ commun : la d r  1.i inc~irir. rsi de ~ü *cigi~cunc d c  r)iir~iir~uc-. 

seigneurie de La Durantaye. Cette dernière est apri.5 que telleci xiin rrï divis~t- cn deux Rcigilclirlc.; d i s t i i~c t î s  
(rltiteur : Li\.em<>i>.ANQ, QiiClirrc. PS{fi.F.I,DH' I (Y)! 



Vallier, quj en avait fait son lieu de repos. Saint-  
Vallier est en réalité créée au moment où La 
Durantaye est scindée en deux seigileuries dis- 
tinctes, sises de  part et d'autres de la rivière 
Boyer. 

De fait, la seigneurie de La Diiranctye est divisée 
en deux, quand Louis Joseph Morel, Fds de l'of- 
ficier Olivier Mord, l~érire de son ptre la moitié 
est de cette seigneur.ie. En 1720, il vend ceUe-ci à 
monseigrleur de Saint-Vallier. Soulignons que, 
selon les ouvrages historiques, la nouvelle 
seigneurie de Saint-Vallier conserve parfois le 
nom de seigneurie de La Durantaye. Celle-ci 
comprend, dans ses profondeurs, une partie du 
territoire de Saint-bphaëi, alors dlabité.  Mais le 
monseigneur à qui nous devons le nom de Saint- 
Vallier n e  conserve pas ses terres. I l  prend 
arrangemetits pour que la seigneurie soit confiée 
a la communauté des religieuses Augiistines de 
1'Hhpital général de Québec, qui en sont proprié- 
taires jusqu'en 1767. 

Poiir ce q u i  est d e  la moitié ouest d e  l a  
seigneurie de La Durantaye, on sait qu'en 1736, 
Marie-Fmnçoise Pkcaudy d e  Contrecœur, épouse 
de Jacques-Hugues Péan de Livaiidiere, devient 
propriétaire de cette partie, soit de la 11zoili6 
az.1 loCd du. JieJ et seig?zezwie de 1.a Dztrclizlaye! 
ludite moitié sit.tcée el2 la paroisse de Sf-.\fiche! 
at~ec se?; cil-co?zstaizces eet dépendurzces. ,, Cet te 
région adopte le noni de seigneurie de Saint- 
Michel. Huit ans pliis tard, dame Pécaudy de 

Contrect~ur  se voit concéder d'autres terres, 
situées plus oii moins a l'ouest de la seigrieurie 
d e  Beaui~iont,  q u e  l 'on nommera le fief 
Livaudière. Saint-Charles, fondé eri 1749, en  fait 
partie. Son fds héritier, MicheIlTean-Hugues Péan, 
fera u n e  reqiiece afin que les deux seigneuries 
(Saint-Michel et Livaudiere) n'en fassent qu'une. 
Comme il reste des terres non coi~cédées der- 
rière la seigneurie de Beaumotit, elles lui sont 
accordées. Ces terres qui retient Saint-Michel et 
Livaudière sont couramment appelées L'augmen- 
cation de Saint-Michel. Et la seignciirje, dans sa 
totalité, est maintenant celle de Saint-Michel - 
Livaudière. Dails une conférence donnée a Saint- 
Gervais en 1955, Pliilibert Goulet décrit : 

Tout le terrain nzc bottr des seigl-iez~ries 
Beu~&monf et Sa Lm-~Llichel, se prolong en lzt 

jttsqls5az.& cn nroïz Bztcklund, Ji{.! coizcodé /e 
20 septeni hre 1 752 à l+~iicbef-Jeaiz-H~l~g~es Péa n 
LI@ sseig~zeui- de tottf le fief de Liz~at~dière et de 
la seig?.zouî-ie de Sailat-Michel, par su rnèr~. 

Le régime seignc~irial prendra fin le 18 décem- 
bre 1854. Les censitaires ser0n.t alors teniis de 
racheter aux seigneurs les terres qui leur avaient 
été cuncedées. À défaut de quoi, ils continuerorit 
à leur verser des rentes, et cela jusqu'en 194 1,  où 
le système sera comptètement aboli. 

D'oz2 venons-nous? 

Initialement, les habitants de la Côte-du-Sud vien- 
lient de France, une particillarité q u i  s'estompe 
vers ta fin cles années 1670.Avec le  temps, la 
Côte-du-Sud accueillera aussi des l-iabitan ts qu i  
proviennent d e  seigneuries plus peuplées 
qu'elle. Notons a cet égard le rôle imporcatlt que 
joue l'Île d'Orléans, dans le peuplement de ses 
environs. La Côte-du-Siid est aussi fréquent& par 
des Amérindiens, - des Etchenuns surtout -, mais 
aussi des Abénakis ,  des Micmacs et des  
Malécites. Ils viement dans la région par fleuve 
et rivières, dont la Rivière-du-Sud et la Boyer, 
pour pratiquer leur mode de vie nomade. Les 
coloris qui l-iahitenr Beaumont, Saint-  mi ch el, 
Saint-Valliec et Saint-François se permettent dcs 
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incursions vers le siid, où ils s'adonnenr à la 
chasse,  à la pêche e t  ;III r roc  avec c e s  
atitochrones qui, dès le printemps, qiiitcent leur 
Iîivernage du  côté de 1'Atlantiqiie pour séjour- 
ner, en douce saison, su r  la rive du fleuve Saint- 
Laiirent  oh ils se consacrenr à la pêche. Les 
aurochtones auraient enseigné à nos ancêtres les 
rudi.mc-nts cle cette pêche oii i l s  dressaient des 
fiscines pour capturer I'anguiUe. 

Saint-Gemis doit en botme partie sa naissance à 
un maheureus  épisode hisrorique : la déportatjon 
des Acadiens, survenue en  1755. PIusieiirs famiiies 
touchées par Le u. Grand Dérangenîenr * trouvent 
asile ail Québec, et choisissent de s'établir dans la 
seigneurie Saint-Michel - Livaudière, particuliere- 
ment rians l'aiigmentatjon de  Saint-Michel. En peu 
de temps, ori dksigne ces lieux par le scunom de 
Noiiveile-Cadie, qui reste officiel jiisqu'en 1780, 

quand ce secteur de Saint-Cl-iarles deviendra Saint- 
Gervais. L'arpenteur clii gouvernement distribue 
des ternes aux Acadiens le lorig de mngs qu'on a 
appelés Preniiere Caciie et Deuxième Cadie. Les 
autres concessions sont baptisées ail fil du peii- 
plement de la NouveUe-Cadie. 

I'epoqiie de l'arrivée des Acadiens, le seigneur 
de Saint-Micl~el et du ficf Livaudière est   mi ch el- 
Jean-Hughes Péan, l'lîéritier a q u j  !'on doit I'aiig- 
menratiori de Sajnt-iMichel. 11 retourne toutefois . a )  

en  France, dans  la foulée de  Ia conquê te  "' 
anglaise (1760). De fail, la guerre n'épargne pas 
la region. Durant le siège de Québec pa r  les 
Anglais, la Po in te  I.,ivy et le comté actuel de 
Bellecllasse sont le thé i t re  d 'af f ronremei~ts  
fréquents. Certains ont  lieu s u r  le territoire 
meme de Saint-Mictlel - Livaudièrc-. 

D'ailleurs, Iors de l ' invasion anglaise, le gou- 
verrieur de la NouveUe-France invite les colons 5 
se réfugier à I'oiiest des chiites de 13 Chaudière. 
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Ils refusent . . .  mais apprenant q u e  l ' a rmée  
anglaise brûle routes les fermes à partir de 
Kivière-Ouelle, ils se réfugient dans la foret, ail 

siid de la civière Boyer. Ils y installent des campe- 
ments de fortune, biltisseiit des cabanes recou- 
vertes de ch;i~une et y etitreposent ce qu'ils ont 
pu transporter avec eux. Plusieurs autochtoties 
les accompagnent, et tous s'entraident pour 
assurer leur survie. Tous les l ~ o m  mes valides 
rejoig~ent  la milice pour combattre sous les 
ordres de Vaudreuil, qui favorise 1.a guerre 
d'escarmoiiche à la mode amérindienne, pen- 

24 dant que le marquis de Montcalm livre bataille à 
l 'europ~enne.. . 

Aprks la guerre, les colons qui retournent sur 
leur ferme n'y trouvant que  desol.ation, sont con- 
traints d e  tout rebâtir. Certains d'entre eus,  
parmi les plus jeunes, décident alors de  s'établir 
dans les baz.!rs et d'y vivre à (6 l'indienne D avec, 
parfois, des amérindiennes dont ils se sont 
enticliés. C'est à ce moment que s'amorce la 
colonisation du 4' Rang de Saint-Michel (aujour- 
d'hui le 4" Rang est de ïa Durantaye), ajnsi que 

de la quarrième concession de Saint-Vallier, a u  
siid du Petit-Canton. 

Les excomnzzcni&s de Saint-Mdcbel 

En 1775, lors de l'invasion américaine, nos 
ancêtres ne veulent pas participer à la guerre 
que 1esAnglais se livretit entre eux. Certains sont 
pourtant enclins à fratertiiser avec les 
Arnericains, mais le gouvernement anglais 
obt.ient de l'Église qu'elle prenne partie en sa 
faveur. Monseigneur Briand avertit alors offi- 
cizllernenc que seront excommuniés tous les 
(t francs-canadiens )i qui prendront partie pour 
les insurgés americains. II, fait ensuite Ij.re sa 
proclamation dans toutes les églises, mais cer- 
tains Canadiens de Saint-Mict~el, parmi nos aïeux, 
se sont permis de critiquer la prise de position 
de l'Église.. . Tls refiisent de se rémcter et sont 
excommuniés. L'événement déclencheur a lieu 
le 1"' octobre 1775, dans l'église de Saint-Michel. 
Le Jésuite Lefnnc y prêche l'obeissance a ta nou- 
velle autorité civile. Un habitarit s'écrie alors : 



C'es/ ~ ~ s s s r  loj$gremps pr%cher pozlr les 
Angluis.' )e Cinq révoltés iriébranlables, refusant 
de se repentir, seront donc excommuniés. Ils se 
retirent dans ce qui est alors le 4e Rang de Saint.- 
Michel, sur la terre d 'un dénomni: Cadrain. A 
leur décès, ils ont été enterrés vraisemb1;~ble- 
ment  s u r  Le lot 359 du cadastre actuel de La 
Duranr.aye. Ce lieu est vite redouté des citoyens. 
On y aurait vu des fantômes ... En 1880, à la 
demande du propriétaire, les ossements sont réu- 
nis dans  un  meme cercueil et placés dans le 
cimetiére des enfants morts sans baptême. Ces 
excommuniés sonc : Marguerite Racine (30 ans 
en 17761, Laurent Racine, son cousiri germain, 
(30 ans), Jean-Baptiste Racine, père du précedenr 
(55 ans), Félicité Doré ,  épouse  d e  Ll-iarles 
Dubord (55 ans) et Pierre Cadrain (60 ans). 

Qiielques années  après Ia conquête anglaise, 
en 1765 précisément, le successeur de  sieur 
Péan avait pris possession de  la seigneurie, 
(< abandonnée >i depuis le retour d e  Péan en 
Europe. Le nouveau seigneur est le juge Joseph 
Brassard Deschenaux. I l  est aux rênes de la 
seigneurie aci moment de la seconde vague d'ar- 
rivants acadiens, q u i  se déploie e n  1766. 
Cependant, la présence massive des Acadiens cn 
Nouvelle-Cadie est de courte durée. Nombreuses 
sont les raisons qui expliquent leur départ vers 
d'autres localités. Etitre autres, certains affirment 
que leur mode de vie rradisioi~nel, - ce sont des 
pêcticurs -, ne les porte pas à avoir d'affinités 
avec la culci-ire de la terre. D'autres historiens 
estirnent qu ' à  cette époque, les Acadiens sont 
des agiculteurs, et pas encore des pêcheurs. Et 
même, que piusieurs d'encre eux avaient e u  de 
belles fermes 2 l'Île Saint-Jean (Île du Prince- 
Édouard). En Nouvelle-Cadie, ils doivent peiner 
sur des terres en bois debouc, sans roulant et 
sans bétail, ce qui  les pousse a vendre quelques 
annees après leur arrivée. 

Les Cadiens suivent la coutume qui stipule que 
le censitaire peut vendre sa terre s'ii y a fait du 
defricliement ou bâti iine habitation. Le capital 

-- . l  1 > ~ ~ I I P  r /{ !  I [ I  /i),/rI(~/jo,, , , ( , ro i .~ ,~ j ,~ l ,~  -- 
qu'il retire de la vente lui permet d'acquérir 
ai l leurs une terre suff i samment  défrichée,  
promesse cl'un travail moins harassant. Quoi qu'iJ 
en soir, nous devons à ces familles acadiennes le 
défrichement du territoire de Saint-Gerva~s, o ù  
ils ont posé les bwes des premieres cultures et 
des premières habitations. Quelques noms de 
Cadiens? Boucher, Cyr, Daigje, Descliarnps, 
Desnoyers, Doiron, Héber t ,  Landrv, Nicole, 
Savoie, Shink (d'origine alsacienne), Richard, 
Trahan.. . 

En 1780, la Nouvelle-Cadie devient Saint-Gervais, 
cette voisine de Saint-Raphaël qui h i  vaudra ses 
premiers habitants. À sa création, le territoire de 
Saint-Gervais comporte : la sixième concessioil 
de Beaumont (une partie de Saint-Cliarles), une 
concession de la seigneurie de Lauzon, sise au 
bard de la rivière Erchernin, et les deux rangs 
appelés Première Cadje et Deuxième Cadie (de 
nos jours, ses premier et deuxième rangs). 
Depuis, son territoire a subi de nombreuses Auc- 
tuations.. . notamment lors de la stibclivision qui 
a condui t  à la fondation d e  Sa in t -Raphaël .  
D'ailleurs, Saint-Raphaël cèdera aussi, plus tard, 
des parcelles de territoire, soit une  partie di] 
5' Rang, lors de la fondation de la rnunicipdité 
de La Dunntaye, et une partie du 3" Rüng, en  
faveur de Saint-Nérée. 

&cc mission, c'est u n  débzrt 

Des colons s'établissent grcicluellernent dans la 
partie est de Saint-Gemis, dans les 5' et 6' Rangs 
de Saint-Michel et dans les concessions de Saini- 
Vallier, qui comprennent le rang du Sault et la 
concession Sainte-Catherine. Les habitants du  25 

futur Sainr-Raphaël doivent toutefois se rendre 
dans les paroisses déjà constituées pour recevoir 
les services de la religion. Ainsi, les habiranrs 
des lu, 2' et 3' Rangs vont, à pied, à l'église de 
Saint-Gervais. La plupart des gens du Gravier, 
tous cecix de Sainte-Carherine et du Sault vont à 
Saint-Vaiiier, et ceux des 5' Rang et du Bras font 
leurs dévotions à Sajnr-Michel. Les trajcrs sonr 
longs; les routes ne sont que des pistes mal 
entretenues.. . Heiireusement, une mission est 
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enfin établie et des prêtres itinérants assurent un 
certain service religieux. De fait, avant de cu11- 
naître une stmchire paroissiale, chaque paroisse 
est d'abord une mission. Cela signifie qu 'un 
K missionnaire la visite occasio~eUement, aftn 
d'y cél.ébrer la messe et d 'y  offrir une assistance 
spirituelle aux fidèles. 

Monseigneur François Baillargeon, adminisrra- 
teur du diocèse de Québec, confie la ellarge de 
la mission de Saint-Raphaël au cinquième curé 
eri titre à Saint-Gervajs, t'abbé Michel Dufresne. 
Les offices religieux se célèbrent chez Michel 
Lacroix, père, dans une moitié de la maison anié- 
nagée a cette fin. Cette maison existe toujours, à 

26' l'est du parterre du presbytère. 

La mission, c'est en quelq.ue sorte le noyau 
duquel germe eflsiiite une paroisse en  bonne et 
due forme. Le (( germe H commence h poindre le 
14 septembre 1839, quand des habitants d e  la 
mission de Sajnt-klphaël se réiinissent pour dis- 
cuter de la possibitité de former une paroisse. 
Les rksid;ints disséminés sur le territoire manifes- 
terir l'intention d'obtenir ilne cl-iapelle ou une 

L'abbé Micl-iel Dufresne ktudie la question, puis il 
informe I'éveque qu'une assernblee de 40 pro- 
priétaires, presque tous de la Première et de la 
De~tui.ème Cadie de Saint-Gervais, s'est tenue à 
ce sujet. II paraît inzpossible de s'annexer avec 
l'une des paroisses voisines, que ce soit Saint- 
Gervais ,  Saint-Vallier ou Saint-Micllel, v u  
l'éloignement, les difficultés que posent les 
routes, et la grandeur que prendrait ainsi la nou- 
veUe paroisse. D'ailleurs, les gens de Saint-Michel 
refusent que soit construite une chapelle dans le 
rang du Saulr. Saint-Vallier voiidrait qu'elle soit 
bâtie sur son territoire, mais l'assemblée s'y 
oppose. Les participants croient cependant qu'il 
est possible de faire une paroisse réunissant 
deux concessions de Saint-Micl-iel er trois de 
Saint-Gervais. Elle ;iu.mit un front d'une lieue et 
demie et environ deux lieues et demie de pro- 
fondeur. Cette dimension, selon un député de 
Sain t-Michel prSsent à la rencontre : 
« feroa't, ,je ps~zse, zi r?e pn~vlsse cnpu ble de Jnire 
vitpre un C~iye. T o ~ i  nz~tre pinla que ce ~ler72ier 
éch o~i.e;i-nit, a u  meilleu?- de mon jtrgernel~r; 
la p l~ i s  grcr~zcle dzffic~t//é sel-ail relcliive ir 
Sa En.-&Iichel G ~ O T I L  i l  serail peu[-êfre dlyft'cile 

église p l~ is  proche de  leur lieu de résidence. c l ' u ? - r ~ ~ c b e r  deux concess.iorts ef le Brus ou 



1 
hlichcl hcroix. p c r  

cirzz.~it 1. (ndlr : le circuit désigne le Bras, Vide- 
Poches er les Fiefs) 

Sitzier I'kglise : une décision micinie 

L'établissement de la paroisse génère donc sa 
soinme de contndictions. Entre les gens du terri- 
toire provenant de Saint-hlichel, de Saint-Vallier, 
de Saint-Gervais, et même de Saint-Franqois, une 
dissension s'installe, chacun voulant ériger le 
temple dans son propre secteur. Comme ori le 
constate, les points à régler touchent la capacité 
des habjrancs de la paroisse projetée à juire 
uiure i r i !  ci.(r6 ainsi que le choix d 'un site pour 
l'église, IL. cmur du village. Les dispuces ail sujet 
de l'emplacement de 1'égl.ise sont typiques de la 
p1up;irt des localités où les habitations sont dis- 
séminées e n  grappes éloignées les unes  des 
autres. L'eniplacement du lieu de cuite est iin 
enjeu crucial pour le découpage d'une paroisse. 
Par exemple, certains désirent la construction de 
l'église dans Vide-Poches, vis-à-vis de la route du 
Sault. près des sucreries d u  coteau de Saint- 
Vallier. Selon ce scénario, la paroisse aurait 
regoupi: : les habitants de Vide-Poches, du Sault, 
du Bras, une partie des mngs d e  Saint-Fmnqois et 
de Saint-Vallier, sauf ceux du bord du fleuve, qui 
auraient fait partie de Saint-hlichel. Les autres 
devr~ient attendre.. . En effer, on prévoyair que 
dans quelques années, il serait question d'ériger 
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une desserte à Actnagh et u n e  a u t r e  à Saint- 
Nitrée. Les l~abirants  clu 1" Rang,  d e  Rrise- 
Culorré (Sainte-Catherine), du Gtrvicr, du 2' et 
du 3' Rangs aiimienc alors un lieu d e  dévotion 
plus proche et, eventuellernent, une paroisse. 

Ce scériario n 'est  pas reteriii. L'abbé Michel 
Dufresne trouve q u e  les paroissiens trop 
Eloignes de leur égtise sont susceptibles de negli- 
ger leur pratique religieuse. Surtout l'hiver, par- 
courir de longues distances exige beaucoup de 
Force, d'endurance et un grand esprit chrétien.. . 
parfois meme de I'hkrolsme. Mais il ii'aurd pas le 
bonheur de voir par'tre la paroisse dont il étudie 
la créarion. Le 27 avril 184.3, i l  se rend porzer les 
derniers sacrements a une  malade, madame 
Lacrom, épouse de Micl-iel lac rot^, père, aux li- 
mites d'alors du ler Ring de Saint-Raphaël. À son 
re tour ,  comnie il s 'apprête  à f ranchi r  la 
rivière clii 1" Rang, cours d'eaii normalement 
inoffensif, la crue abondante du printcrnps fait 

I l r i  nionun,ï!it,dedic. a 1:i inCrnoirc dc I'lti l i i  34içhcl Di~irrsnr .  
veille ai i r  abordi. de 1;1 riiikre nomnik i~ prripuz lii Kir~rrr  du i\loniinicnt. 



Raymonde Thihuli, Ix reroui prrrles Fi&. huile surinile, 1 6  X 20,2001. 

céder le pont, entraînant dans l'onde la monture 
et ses occupants. Le charretier ct son cheval s'en 
tirent, mais l'abbé Dufresne y trouve la mort. En 
souvenir, la population de Saint-Gcrvais, de Saint- 
Raphaël et de Saint-Lazare élèvent un rnoniiment 
près de la rivière qui, depuis, a pris le non1 de 
Rivière du Monument. On dit que cette noyade a 
bouleversé les gens de la région. De sorte qu'il 
est difficile aujourd'hui de savoir ce quj relève 
de la légende et de la rkalité. Par exemple, on 
raconte qu'une étoile a longtemps brillé au- 
dessus de 1'endroj.c de la tragédie. Et en 1872, 
lorsque son cercueil est transporté dans la 
crypte de  l'église accuelle de Saint-Gervais, on 
aurai t  constaté que  le corps de l'abbé était 

98 
encore intact. - 

Faire vivre un cztr& 

des prêtres d e  ['Archevêché desservent Saint- 
Raphaël, d o n t  l'abbé Louis Prouix. Ce dernier 
écrit à Monseigr-ieur, le 18 mars 1849 : n JP uct& 
ti-mailler faire une pn~oisse de St-Ruphad, 
uîze assemblée de Fnbriqz~e n lieu. azl;ioztrdl'/7t~i 

poesl- celu. a Le 9 avril suivant, il LLU écrit à nou- 
veau : 

*Je ~z'Gljpos e2.1 I'l'rzteutzo~~ de faire croire 
.& Votre Grcindeî.~r qtce IL? paroisse de St-Ruphnël 
telle qtl'elle esl, sans les habitnn~s de Sni iz f -  
I\.licbelj,~t capable de faire vivre 2112 curé. il y a 
da125 ceMe circo?zsc~-iption 800 à 900 cornmzt- 
nian,ts, gens paz~,vres, excepté cez~x de In 
Ire concession où j'ni I'inteizlion LIC placer In 
cbczpelje, qz.ii sont aussi i? I 'nise, in 'ont-ils dit, 
que les hcibiita~als de Ude-Poche, dans St-Michel, 
cf jhi  &te d'avis de laisser bdtir L L ? Z ~  chc@eIIe G ~ Z - L  

Pr rang daws I>eSpé~owce que celte ?nesztre alti- 
rera pnr La suite Ic. Bras el Vicle-Poche. - 

Après te décès tragique de Michel Dufresne, l'ab- Nous le verrons au prochain chapirre, l'espé- 
bé Villeneuve, curé de Süht-Charles, prend en rance de l'abbé Louis Proulx sera tour à fair  
cllarge quelque temps la desserte de la n~jssion comblée.. . 
de Saint-Raphaë t . En 1 845, la mission incombe au 
remplaçant de Michel DuFresne, soit t'abbé Louis- e 
hitoine Montminy, curé  de Saint-Gervais, qui y 
veillera jusqu'à son décès, en 1849. Par la suite, -., 



Nns ln un ici.pli/i/ i .x .WH/ 
nir.5 dlc hesoin de  ron.7- 
!rzr.i.r~ c1c.s ifllise.~' poti,r [CS 

l i d d ~ s .  On /~u .~a i . l  1r;s l ia r i -  
l ii.1-es clos l o r n l  i f  4.c;: err 
Ibncf ion drs  di.s/ancr.s ii 
fi.ui~cAir porii ul ler tir ire 
aes d iz io l io~ i .~ .  A tr lotu de 
I 'kg l ise,  racrur d~ nos 
pa 1.0 i.sse.s cri tlml iq lce..;, se 
r t ~ r o l ~ p e ~ o n  l r:o,in iri erc'p..; 

el  s ~ Y , ~ ~ ~ L . c s .  II  ci! d r  s o i  
qu ' i l  en  ,vprn d r  meme 
p(1zr.r &ln/- R(~phuël. 

n décret de iMw Joseph Signriy, archevtque 
de Québec, daté du 28 mai 1849, autorise 
la construcrion d'une sacristie en  pierre 

et d'une église au 1.. Rang. Elles s'élèveroi~t sur 
la terre de Jean Ilenis Rémillard. habitant de Ja 
7" concession dc la seigneurie de La Durantaye, à 
cinq arpents du  chemin royal et à environ un 
demi-arpent clc la terre cte son voisin, Michel 
Lacroix, père. Jcan Denis Rkmillard cède ce rcr- 
rain a la Fabrique pour la construction de l'église 



et du terrain public. Par la suite, Michel Lacroix, 
père, c?det;i un demi-arpent pour In construction 
du presbytère, Les deux terrains sont contigus. 

Mieux vaut prkvenir 

Les travaux de construction de l'église sont 
lancés, quand on apprend que les 5e et 6 e  Rangs 
de Saint-Michel (Vide-Poclles et le Bras) seront 
annexés 5 la future paroisse. Sur les plans de 
l'église, on n'a pas p r é n ~  cette affluence, si bien 
qii'en décembre 1850, les travaux sont sus- 
pen.dus. L'église serait trop petite. Une commis- 
sion est faire des curés des paroisses voisines, 
soi[ cle Saint-Gervais, de Saint-Vallier, de Saint- 
Miche1 et de Saint-Charles, sous la présidence du 
Grand Ifiraire Mailloux, pour étudier le cas. 
Considérant qu'jl est plus avantageux de termi- 
ner sans retard l'église, les Fabriques de Saint- 
VaUier et de SaintGervais souscrivenf la scinime 
de 75 [ivres (unité monétaire anglaise) pour le 
nécessaire agrandissement, et Saint-Michel, 
100 l ivres. En 1857, a f in  de  prévenir pour  
quelclues années les h i s  d'un nouvel agrandisse- 
ment, on ajourera des arcades et des galeries à la 
rnêrne hauteur que  le jubé et de la largeur des 
cliapelles la té fiiles. 

L'annexion des 5 c  et 6. Rangs de Sajnt-Micti.eli~'a 
pas q u e  des répecccissions sur  la grandeur de 
l'église. Elle en a aussj siir l'entretien, par les 
gens de ces rangs, de la route qui les conduit :iu 
vdlage et dit pont traversant la rivière du Bras, 

----- - (% 

liens indispensables pour venir a Saint-Raphaël. 
Ils refusent cle faire seuls cet entretien, et comme 
le conseil niunicipal ne veut pas prendre ces 
travaux à sa charge, ils font pressioil auprès de 
1'Arcl-ie~~êché pour ne pas avoir a  ionfe fer à Saint- 
Raphaël. Il faut dire que la route est longue, diffi- 
cile à cause de  la savane, des côtes, de  la distance 
à parcourir. I.'archevêque, M W  Signay, ne revient 
toutefois pas sur sa décision. A partir du 25 octo- 
bre 185 1, un décret de M W  Pierre Flavieri Turgeon 
oblige les habitants des S c  et 6r Rangs cle Saint- 
Michel, et ceux des rangs et abouts de terre, 
entre le 4 e  Rang de Saint-Michel et le 1"' K ~ n g  de 
Saint-Gervais, à passer sous les soins du  cure de 
la paroisse de  Saint-Raphaël. Cependant,  on 
assure 3 ces habitants que la prise en charge de 
l'entretien de 1.a route ne leur incombera pas. 
N o u s  verrons plus loin que le problème refait 
surface en 1864. 



y- 
t- /- .- ---- ----- 

La naissance ~JJzcielle 

La paroisse prend officiellement naissance le 
1 I janvier 1851. Comme l'église n'est pas ter- 
minée, hl" Turgeon accorde, ce jour-là, la permis- 
s i o i i  de sc servir temporairement, comme lieu de 
ciilte, du presbytère conscriiit sans autorisation, 

CCIIE pi . i i !  11 ~ 3 i  I ~ - ~ , ! : / C C  ;L l I!II~.ILL::I JC I I GIISC .1 1 - a r t i r ~ t -  L.1 riatu de 
fonilaiivii iiiii y CS[ rncniiositicc 0 8 5 2 )  currc\porid .? I'.u)ncc de In bi.11é- 
diction dc 1 b,ctisr E~)v coiilp<inr iin ailtel (IV s:icrifi~c), unc ciolr ( I r 4  

pou\wirs); il11 calice Cr unç Iiostjc (13 niessr). 1 3 ~ ~ s  i)riElammci'. 1111 dc 
chaque m~é. indiquelit quc la paribisse est un fort lumineux, anime d r  la 
chnrité clir Clirist ct illurnink de I'Girangile Cerrr plaquç csi un don des 
wciktairr:. rlc ln Caissc liopiilairc, ainsi qur d'ndklnrtl Ioliri et son rpniise. 
et <Ic ;\laitricc Morrncy rr son Cpousr. 

vers 1847. De fait, les paroissiens avaient bâti de 
leur propre mouvement un presbytère en bois; 
ils avaient agi de bonne foi, sans sav0i.r qri'il leur 
fallait ohtenir l'approbation de I'aiiroricb eccle- 
siascique. En attetidant que le presbytère retrou- 
ve s;i vocation première, on constniin une mai- 
son en bois qui servim dç  logemerit temporaire 
au prêtre résiclant et, après, cle salie publique. 

[ (//(,,l rl , ,  1 ;,,il ;.w -- - - - - -  

Eri cette prcrniere année d'exjsteiice officielk de 
Saint-Rapliaël, on célèbre sept mariages, 53 bap- 
rérnes, et on assiste i 21 sépiilcures dont celles 
de  vingt  enfants .  La paroisse  conipte 
836 citoyens, dont 422 de sexe féminin et 414 
de sexe masculin, répartis dans 155 familles. La 
population est relacivçnient jeune; i i i l  peu plus 
de 9 b/o seulen-ient sonr âgés de 50 ans ct plus. 11 
n'exisre a ce nzoinent qiie trois commerces : un 
magasin, U r i e  forge et u n  moulin à scie. Le pre- 
mier cure en titre, l'abbé J. Perras, demeurera 
parmi les Raphaëllois jusqu'en 1856. Avant de 
prendre ~I-iarge de \a cure de la paroisse, il était 
missionnaire à  rosse-Île, lieu de quarantaine au  
large de Mo~itmagn);. 

Le 21 dScembre 1852, l'abbe Narcisse Charles 
Forlier, curé de Saint-Michel, bénit l'église sous le 
vocable de Saint-Raphaël. Pourquoi ce nom? 
Certains pensent q u e  cc choix consiste a rappe- 
l e r  la mémoire de l 'abbé François-Raphaël 



Paquec, curé de Saint-Gervais jusqu'à soli décès 
en 1836, soit durant une trentaine d'années. On 
dit aussi que Saint-Raphaël doit  son nom i 
l'archange de ce nom. On remarque d'ail.leurs 
que, près du fleu-ire, l'archange saint Miche1 veille 
sur sa propre paroisse. Et1 1920, ce sera au tour 
de  l'arctiange Gabriel. (Saint-Gabriel d e  La 
Duranlaye) de venir, tel un intermédiaire, veiller 
sur la municipalité qu i  sépare: Saint-Michel et 
Saint-Rapliaël. Le livre souvenir du 7 5 r  anni~ec- 
sajre de La  Durantaye spéci.fie, au sujet de son 
toponyme : - Ce )?on? est chaisipozrr compléter IL{ 
/rilogi:e des 3 graizds ~ T C / ~ Î L ~ ~ S ,  ciofif 2 0121 

et& crttr.ibt~és conzme patrol?s GIZCX 2 J~uroisses 
uoisi?z@s de  Ln Dura~ztu.ye : St-nrlichef et 

11 existe un cantique dédié à saint Raphaël, sous 
t'air d'A inznble sain[ : 
Couplet 1 : 
ArcIlange saint, gardien de notre terre. 
De tous nos cœurs, agréez l'humble amour. 
AuTout Puissant, portez notre prière. 
Refrain : Saint Raphaël ,  saint  Raphaël, 
saint Ebphael, priez, priez pour nous. 
Couplet 2 : 
Saint Raphaël, notre vue est obscure. 
Ouvrez nos yeux à la divine loi. 
Gardez toujours nos âmes sans souillures! 

St -Ra~h~id .  * 

L'arcl-iange Raphaël est le patron des voyageurs, 
ayant accompagné Tobie pour le protéger des 
dangers de la route. Dans l'Ancien Testament, le 
livre de Tohie évoque l'histoire d'un fils qui fait 
un long voyage afin de trouver un remède qui 
guérirait la céciré de son père. Comme Tobie, 
avec toutes ces longues routes à parcourir poiu 
venir à l'église, on avait besoin d'uri bon ange! 
Depuis 1888, les paroissiens peuverit contempler 
une représentation de saint Raphaël à l'intéricirr 
de l'église, en haut du maître-autel. En novembre, 
cette an.n&-là, l1archevEque adresse iine lett te à 
l'abbé Riradis, à ce sujet : 
c f  M. le c ~ ~ r é !  je POLLS donne IGI permission de 
hEn.ir solen nei/e!elnen r les belles stalti es !su Sncrk- 
CCELI r de Jéstcs et de St-Raphaël considéra 1 2 f  

Tobie qcce uos hruues paruissielzs vieiane~rr de 
do?z~zer à voh-e église. J:ncc~rde 10 ~ O L L I ' I ;  d'kiz- 
clzdgence, uune Sois le ~n.aii.1~ el ulze Joas Ikiprès- 
]nidi ntrx personlze-s q z i i  réciiero~zi ztn Pn&er et ,';y 
zcn Aue dcuci~zt L / ~ G I C Z ~ , . I ~ ~  de ces ~Sfat~~es. r . . - -- - - 

Plus de  cent  ans après la création de  Saint- kt.iiue de iJiilrc~\luie.acllleiici1lcnt t l . i i>~  I'i-!:l~>c 

Raphaël ,  le 7 juin 1956, la compagnie 
A. Barsecti & Manucci confrrrne à l'abbé Aiidet la 
commande d'une autre statue de saint Raphiiël A.m&liorm le log$$ dzi. czt ré 
et de Tobie, pour l'extérieur cette fois. Elle est: en 
ciment-marbre blanc (simili-marbre), et son achat En 1853, l'église est coiiverre de bardeaux, ai.nsi 
a coûté 150 $. que tes auïrcs  bâ t iments  a p p a r t e n a n t  à l a  

Fabrique. Pour financer ce projet, on demande 
un certain montarit d'argent à chaque proprié- 
taire, rn3j.s ceux-ci refiisenr catégoriquement! On 



Ici. le villagr, à I'oucst clr I'tigiisc. hci i ives cir In Cûie-<lii-Sud et du Collège de Sainte-aine. 
Foiich .<:niJifie dr Sdinir-Aine. Sujci .Vile dc Saint-Kaph:tCI Cote . F100/;35/2/6) 

Ddcret d'érection canonique 

charge alors l ' a b b é  Perras  e t  douze autres 
paroissiens de faire les démacct.ies pour  
ernpninter les 350 $ nkcessaires pour entrepren- 
dre les travaux. Durant la n lèn~e annke, on ter- 
mine le portail et on finit l'intérieur. Magloire 
Jolin se voit confier des travaux cornplémen- 
taires à la sacristie. Par ailleiirs, le logemenr du 
prètre n'est certainement pas très confortable, 
car, en  juilleï 1853, MK' Turgeon adresse aux 
paroissiens une lettre les obligeant à prendre 
immédiatement les mesures nécessaires à la 
réparation du logement du curé, afin de le niet- 
tre à l'abri du froid. Entre autres, il ordonne les 
travaux suivants : installer une cheminée i 
chaque estrémiie, doubler les planchers du haut 
et d u  bas, faire des cloisons en colombages avec 
des portes de dimensions convenables, faire un 
escalier polir comniuniquer de bas e n  haut d u  
presbytère par le vestibule, installer quatre 
lucarnes, calfeutrer partout, ajouter des fenêtres 
de sept viues de haut afi.n qu'elles soient mieux 
proportionnées i l 'édifice qu'elles doivent 
Sclairer. 

Le décret d'érection d e  la paroisse de  Çaint- 
Rapl~aël de Bellechasse est daté du 27 avril 1854, 
et é t ab l i  p a r  Mpr Pierre FLavien Turgeon, 
archevêque de Québec. En voici un large extrait : 

En conséq~ience. n,of.t.s nuons érigé et érigeons 
sor.rs l'inuoca/ior~ de Ilal-cba.?îge &/in!-Raphaël, 
dolzt la fêre se cé/ètire le 24 octobre selon le 
n ~ ~ ~ r t y r u / o g e ,  In susd i f e  partie de  Io dite 
Seig~itxrie de La L ) L L I . . G I ~ ~ G I ~ ~ ~ ,  colnprmont une 
éfendt~e de tel-rifoire deJ?gztt-e irrég~dière d'en- 
t/iron b ).lit milles clam- sa pltrs g l-unde i'ortg~n-et/ r 
er d'e~zuiroi.~ huit m.illes de profi~adeur, ie toi.&/ 
borraé conme sui l  : savoir : uen le ~ C ) ~ ~ - O Z L ~ S S ' I ,  3:j 
pn7tio Li In ligne de sépnmtion elzlrc. les qun- 
frièrne et ci~zqtiième rc i~~gs  de la dite pcc-roi'sse de 
St-rWlcbel, dept~is  la 1zgne q~ i ,?  skpclre la cl'ite 
paroisse de celle de St-Charles, Rlvigl-e Bqys;r, 
jlrsy~.i 'd la rots/e d Ca ligne atlssi i1.0rd-ouesf O LI 
Iuc appelé le lac SC-ll'liche!. dcpu is In ci'ile rc7til.e 

~ L L S ~ L I ' ~ ~  167 Izg-ne de séparu!io,st entre 161 dile 
paroisse de Sf-A/lichek er In dile puroisse de 
Sf-Vc~IEie-r, de /à allant uei-s Ie ~zor~b-est, e n  
diuisajzt /LI dite riviére oppelée ke BI-as, de la 
nllalz! ilers le IZOI'CI-est el7 di~~iso.~tl la. dite t-ivz&re 



-- - - 

Calluce qu'aura Ir t7iiJ3gc de Saint-Raplia~l.dais VA section esi.dumnt les amces 1910 
(Auteur : incoiin~.ANQ,Qu6bec. PS47.SI.SSl,SSSI,DS87.1>1) 

jz~.sqri'd In Idign-e de séparnrion e~itr-e la dite 
paroisse de St-Vallier C r  la d i t e  paroisse  de 
St-Fra??çois nle ln RiuièiAe du S L ~ ;  de IL? allanr 
ve7s le szd-es/, PTZ slsiz~ant kct  difs lig~ze de sépa- 
rnlion enlre les de~rx dides paroisses jzrsqtlJ& /LE 
ligne  LI-i separe I G ~  C O I Z C ~ S S ~ O T I  Sie-Catherine de 
la co~zcessio~z Slc-Ag~ithe; de Id nllanf uers le 
)lord-esi, en stiil?mzt la dde  Iigne de séparation 
et? tre IPS detix dites con ce.ssio~?s j u s q ~  '6 celle qts l 
sépn.re as1 nord-est lu dite S~igj.zez~.rie de Lu 
Utsrn~z fcye dzf Tozunsbip d'Armn,ngb; de I& allant 
z x r ~  lg ~ ~ ~ d - e s t  en s~~ivcin! /LI dile ligne de sépnrn- 
tiou eyzlra la dife Seigizeui-ie et le dif T O L L ~ P ~ S ~ I ~ ,  
.jusqo*ii celle qrri separe atr sud-est la mê37z.e 
S~fglzeurie dz,~ ~nênae Tou!izsb@; vers le sud-est. 
pallie à lu dite Izgne de séparation  en!^-e lu dite 
Sejguezu?e de .La D L I I ~ I . ~ ~ G ~ J ~  et le ddif Township 
dArmngh? et parlie à la ligne qui sépni-e In 
troisiènw co~acessi:on appelée Acad7:e o t ~  Cctdke, 
de la qt~nt~+i2i.ize co.ncessio~z portaut le r n h e  
??om, lu dice Ligne de sepa7-ution wboufissan, 1~3s 

le sud-orlest f i  la l igne  qeli sépare Irridire 
Seigne~.a-ie lie La Dzrr~mtgye de Io dite pcr?.oisse 
~ { e  3t-Ge.r~l~tis; vers le std-ouesf ti /u Iig~ze q ~ l i  
s&pnre /a ~nê??ze Seig?ze- trie de la dite paroisse de 

SI-Gem is, pu is de la di!e par0 isse de St-C/M riex 
j~rsqlr'c In ligne de sépnratzo?? erztre les dits qua- 
trièilze et cinquiènze rurzgs de SI-iVliche1. 

Le 13 avril 1856 est le jour de la première élec- 
tion de marguilliers. Sont élus :Jean Fradette, 
rnarguill.ier en charge, Jean Lacroix et Jos. Morin. 
Les anciens syndics, qiii voyaient à l'administra- 
tion de fa paroisse auparavant, font cession des 
biens de la Fabrique au corps des marguilliers, le 
7 niai 18iJG, devant notaire. 

Vers 1863, la population est de 2 750 personnes, 
réparties dans 461 familles. À cetce époque, on 
deplore chaque année le déparr de nornbreux 
jeunes gens des vieilles paroisses déjà surpcu- 
piees, qui vont tenter fortiine aux États-unis. 
L'abbé du temps, Narcisse Beaubien, invite les 
jeunes de Saint-Raphaël et ceux des paroisses 
voisines à aller s'grablir sur les lots qui forment 
aujourd'hui Sainr-Magloire. 

Douze ails après Saint-Raphaël, Armagh esr 
aussi officiellement fondé. Mais dès 1852, le curé 
de Saint-Rapl~aël s'y rend célébrer la. messe, a 



I -. J 
Siir ccttc photo illt~strrint Ic centn. (lu viUagr. diirant la détennic 1920,on prut wir.i droize.la clotiire Iilinche qui ceinhinit 

Ic tcrciin du prenbytè~.(Aurrur : inconi1ii.hNQ,Qiiéhrc,1~~~i.S1,SSI,SSS1,DS87,P~) 

l'occasion. Armagh est alors considéri comme 
une desserte de notre paroisse. D'ailleurs, le pre- 
mier e i~fan t  né a Armagh est baptisé à Saint- 
Raphaël. Il en va de même pour la célébmtinn du 
preniier mariage et lii  première inhumation. Qn 
nconte que le premier colon venu s'établir à 
Armagh est Charles Turgeon, originaire de Saint- 
VaUier. Une anecdote, tirée du Livre soiivenir du 
1 2 5 ~  d'tlrinagh, dit ceci : 

Que !M. Cha~les T~,,rgeor~, fil& lors de  In izais- 
sance C ~ J  .wJille ~d61a~i'de eu mai 1853, en l ab- 
sence d2.1 177 i s s io~z~zaire ,  descenclit & pied 
d'A nnagh St-Rdphwël, avec Ce bébé dujzs les 
bms, pour aller le faire baptiser. II choisit lepal.- 
r n i ~  et fa lnarrailze ~3 St-Rnphad : Ab?zllkun 
Coi . t / t r~~  s~ Loirise L cibrecque. 

En 1864, une lettre envoyée à l'hrchevêché par 
le curé donne 5 penser que les habitants du 
5 e  h n g  er du Bms doivent entretenir la route du 
pont traversant la civière du Bras, malgré la 
promesse qu i  leur avait kré  faite, lors de leiir 
annexion 1 Saint-Raphaël, de ne pas avoir à y 
veiller.. . Dans sa réponse, l'archevêque demande 
au curé de garder secrète sa décision jiisqu'au 
moment de la lecture publique de sa lettre : 

Diwln~zche procbni~~, nr:ant de cotnmencer 10 
inesse, zjoels nzolz/erez en chaire uptA$s almir 
e.xp?-imnë vos pei~aes dbeh-e obligé de lez~r ( i r .6~  i.tirEe ,,y< 7 pnslorule par I L I C J L L P ~ ~ ~  i ' é ~ ê q u e  i i ~ z i ~ n s e  I.t)ze 
gmn.dep~l?ai/ion à In paroisse. ,, 

Notons au passage qu ' ap rè s  l a  conquê te  L'arcl~evêqueditentreautresceci,danssalerrre 
anglaise, les  administrateurs bri tannjques lue ailx paroissiens : 
cherchent à implanter, dans l'arrière-pays (au sud ff A~/erm'tc que Id fabr iqu~ el le conseil out ji.igé a 
des seigneuries), un découpage territorial en propos de s'exo~z&re?. de In dire se).iliti.rde ei grce 
townshj ps ou cantons. Ce découpage, siir 1.3 le col?ss?:l s'es! per17z1:s de I'iwpo.rer ar1x habi- 
Côte-du-Sud, commence justement avec la créa- !nwt.s. Atlendïi., qL1.e le 18 jat-iuier 1860 nous 
tion du  canton d'Armagli. uiioias grocesté co?arre celle décision i~uique. 

Atte??d~.t qzrs L~OUS L ~ U P Z  refi.~së lozlte irîjonctiotz. 



À dater cle dinzn?ache proch~ril-2, 2 7 mars 1864, 
jotir de rész~n.ection du Sezgnaul; Le chant de 
la messe, des vêpres et de I C I  bénédictiosz citi 
Sailzit S~~crenzenf ess't iwterdil dans l'église de In: 
clifepnroisse de SainnrR~iphaë( los rlinianches a 
lesjours- de fêtes ch61nées. 

Deviennent interdits tous chants religieux, peu 
importe les circonstances (services pour les 
défunts, processions. . .) : 

Uue inesse basse 1-enzphcesw Ia grand messe 
szrr sem.nine et les sewices et /'on se bonael-a ù 
r.4~ iter les prières G ~ S  ~ ~ O C E > S S Z O ~ ~ S  et des sép~d- 
tzt~es. Les i~gpres des c!inzn~zches et Jêtes sero?zf 
remplacées par In recit~tiolz dti chapelet: de la. 
prière dti soi?: zmcpe/z:te im-tnlcfiun,, ou quekqzie 
lectzire pieuse. Aprgs qzioi ou dira I'angelzls, 
comnze dalu /eh$ prieres du ccwê?ne, mais on ize 
do~zneru pas  la béizéddctio~z dzc Saint 
Sacreînejzt. Et pour Finir la semonce : u Enfin 
?zotre uiisi~epuroiss~~le annoizcée pour le B jtiiller 
n'a urcr pas liez/, si la paroisse ?ze rentre pns 
dans son devoir; avala! cette époqzie. 

Lit (( punition » sera levée le 22 mai 1864. 

En 1872, Mar Taschereau procède à la premiSre 
cérémonie de confurnation à la paroisse. Il con- 
firme 150 garçons et 164 filies. Cette année-là, on 
commence P par ler  à nouveau  d 'agrandir  
l'église. La perspective d'une rallonge est officia- 
lisée en 1874. La Fabrique paie alors 7 000 $, 
répartis sur une période de huit ans, pour cou- 
vrir les coûts de sa construction. En 1877, après 
vérification des comptes  d e  la Fabr ique ,  
l'Archevêché souligne : A1ol.ts somin.es hezr~e~.r.x 
de zvir ciuec ql.iel zklc el génkrorité les babitnnrs 
de cette paroisse ont con~ribtré po1.w Iin,qrci?z- 
dis.semar de leur église. La bonne mlenre qui a 
~'Sg~zé p~lrnzi eux est aussi zi?ze preziile de /a 
cbart!é uraim.ent cntboiique qui règ~zc! clmas les 
CQPZ-I?s. - 

Les cmtins essentieh 

Le clergé de l'époque a autorité sur  tou t ,  ou 
presque. En 1875, la justice et la reiigion exigent 
que tous ceux qui reçoivent des secours spiri- 
tuels de la part du cu.ré contribuent à sa subsis- 
tance. Comme dans la paroisse de Saint-Raphaël, 
il y a 130 faniilles qui ne vivent pas de la culture 
et qui ne contribuent donc en rien a la subsis- 
tance du curé : 

Nozis avons jugé (propos d e  l'archevtqiie 
Taschereau) qu' i l  etail jz.iste et ~-c~isort.nnble 
d'exiger de l e ~ w  par! quelqzle chose pour cet 
objeb. Les jbnzilles qzfi ne zfi'ueszt p ~ s  de In 
t z ~ r e ,  de;vr.onf pcjyer nzl: ci.tré ICI sonTme d e  
50 centins poz-il- chaque comï7zzw~im?f. Poyn ble 
e?ztre oclo bre et novemb?-e. Qu zco?zqz~e refuseru 
cle pqier se i-md~i~zt coclpablg jae pmt être admis 
azrx .mc.remen.ts de /'Église, m&ne u 1 Gsn'icle de ILI 
~n,olT fi ~noins qza'zl ne soif repentun! de sn Jhe~te 
et dnisposë ù la r@are-r dès q2.r 'i/ le pozi~7-a. 

Étant donné sa popula t ion grandissante, la 
paraisse compte sur les services d'un vicaire 
depuis 1879. Une anecdote : en 1880, iine ordon- 
nance datée du 7 juin, faite à la suite d'une visite 
pastorale de l'évêque, exige que l'on avance la 
pierre du maître-autel de. .  . trois poiices, parce 
qu'elle est trop eri arrière. 

I - .- - - .- - . . . -- - -- 
r L I ~ .  . j r r iCï~ ~ L I  j ~ r ~ ç l ~ ~ t ï ~ ~ ~ . . ~ ~ u ~ r ~ t o ~ ï  

(Archives de la CUrc-tlu-hiid el du C:ollrpr de Snintc-Anne. Fond5 ('nllcsc 
dc Sainte-Anne. Sujcr : Presb).tcrc dc S;iint-k?plmkl. Cote : F100/?35/2r.) 



dmce et z,r 17. cokirnge ai.~-desstrs de 
fo1.i.d éloge. 
Il faudra donc ériger u n  noiiveau 
presbytère.. . L'incendie est mon- 
naie courante à l'époque, en  raison 
des disposidfs d'éclainge (lampes à 
l'huile) et de chauffage, ainsi que 
des moyens limités de combattre le 
feu. Eri 190G, le hangar du curé sera 
aussi la proie d'un incendie, qiii 
ravagera aussi quelque peu la boise- 
rie extérieure de la sacristie. 

En 1882, i l  esr résolu que l'abbé . , 

; i ~irc.çl?\.r;-i-c incciidir r-cnai1r.t dt: scs ctrndws soiis çcttc cuqii~'i[e allure. Paradis soir au tor i sé  à passer, au 
(Archii.çs dc la (.ii~~-JiiSiitl rt du ( .o l le~e  dc 5aintc.hnne Fonds :Collkgc de Sainre-miic. nom de la Fabrique, lin acte de ces- 

Sujet : P t t - s b ~ i . ~  dr 'ixinr-R3pliaél, Coie : F l U 0 / 2 F 1 5 / X . )  sion ou de  location avec tous les 
propriétaires occupanr  i ce moment  des 

Le presbylèrt, eîtjhmmes! emplacements sur le terrain de la Fabrique. On 
retrouve trace de ce projet en 1891, alors que le 

Le 10 juillet 1881, le presbytère est détruit par le même curé est autorisé à faire. au nom de 1û 

feu .  Le curé ~ r a t i ~ o i s  Ignace Paradis écrit ?Ï Fabrique, les acres de cession ou tout autre twns- 
l'archevêclue pour Iii i  faire part de  la noiivelle : action consistant à légaliser l'occupation d'em- 

À 5 . 1 5  o.in. z . r n  teri-ible iuçendie a détmlit Ie placements situés sur le temiri de la Fabrique, et 
prwb~~lfire de Sni~.~/-Kopha@f. Eefetc f~iuoi-isé par à renouvc-ier les t~yporlkques, s'il y a lieu. Puis, 
Iu sécheresse CI co~?sumé I'éciifice en  Lin c/i?? cn 1899, ie curé est autorisé à donner iine quit- 
d'(pi/. L'eqfis~ e! In sacristie u'onl été pr6se?*u@es t ance  aux paroissiens qu i  rachètent l eu r  
qu 'npr .6~ cies efJbi,ts il? oit ïs de Iu pn rr des emplacement, après paiemetit préalable. 
cilol~~l-is  CIL^ i?il/ap qui on.& nsovtré !.[ne ~ T L I -  

Le colztr6le 
des dépenses 

En octobre 1918, on délibère 

l l 

U '  .. 1  SU^ le projer de l'engagement 
d'un secrktaire pour h tenue 

, des comptes de la Fabrique. 
*.F 

I On soul~aire mieux contrbler 
les dépetises, qui sont par- 
fojs, aux dires des marguil- 
liers, pas toujours justifiées 
oii justifiables. C'est L'Arche- 
vêché qui  o rdonne  alors 
d'engager u n  secrétaire, ce 
qiii sera fait. II demeiire que 
pendant environ six mois, 

1 cette hiscoire d e  dépenses 



En 19Cl4. Szint-ILapliac-1 ~ ~ t i l t  k vihire &un arcliitccte qui riciir ctudicr la 
nature des r&panrir>iis 3 :ipponer au clodier cr aiix dcux cli>chrtons. U 
hudn monter un Cchafni~d. cnlever la croix. d(.tniw I'üigiiUr dc la tlkcht.. 
rehire le canon puis doiiblcr Ir. lambris iiiténcur de la lmtrrnr cn rôle gai- 
vÿniEae On rn pmfitera p i i r  mtiaîchir 12 ptiiiture di1 clocher et des deux 
triurelles. h norcr que la cloclictons Sont des ~ t t i t s  cliichers dtcontifs. 
En 100, I'eglisc n'en porte plus. mais letirs 1 7 ~ s ~ ~  soni toiijoiirs visibles. 
(Arcl~i\~es dc la Cfitc-du-Siid et du Collirgr de Binr r -hn r .  Foiids : CoUrgc 
de S:iintr-hne. Sujet : Église dc Saint-Aapliaël. Cote : Fl00/735/2/7.) 

mal con t rô lées  a u r a  provoqiié 
quelques divisions entre le curé  de 
l'époque, l'abbé Magloire Théophile 
Dumas, et certains marguilliers. Le 
curé Dumas refuse de continuer la 

"" gérance de I1administmtion temporelle 
de la Fabrique, étcirit donné que trois 
margiiilliers ont porté ptainte contre 
lui devant le notajre Sirois. Ce dernier, 
dans une lectre au cure, lui conseille de 
remettre toute l'administration tem- 
porelle entre les mains du marguillier 
en charge, Louis Boutin. A son tour, en 
janvier 11) 19, monsieur Boutin sera vic- 
t ime des répercussions de cette saga. II 
sera même radié de sa fonct ion,  et 

-. --- Y 7 9 
tenu de payer ultérieiicen-ient certaines sommes 
d'argent à la Fabrique. Cependant, à la fin d'avril, 
les margiiillicrs sont divises sur le problème er 
rnonsiciir Boutin sen exonéré. 

De 1928 à 1933, la cure de Saji~t-Raphaël est con- 
fiée a l'abbé Joseph-Ignace Turgeon. 11 est réputé 
pour être très près de la jeunesse. Il veille à ce 
que les jeunes bénéficient d'une patinoire slir le 
termin de la Fabriclue, et il. forme un groupe de 
jeunes joueurs de hockey. On dit qii'il a acheté 
une cenrai-ne de paires de patins pour les don~ler 
ensuite, si bien que le commerqant J.E. Beaudoin 
ne siiffisait pas a la demancle! On raconte aussi 
qu'il ;I fait don de plusieurs bicyclettes à des 
garçons de la paroisse, entre autres au jeune 
Étienne Ménard. CL dernier n'ayant jamais eii 
d'aircomobile, il utilisera la bicyclette du cilré 
pendant toute sa vie comnie moyen de trans- 
port. Il est decédé en 2994, et aurait utilisé le 
vélo jusqu'cn 1992 environ. 

Des trnvnrrx z~rgents 

Le 15 juillet 1934, il y a environ UII an que  Saint- 
Raphaël a pour  pasteur te curé Josepl-i 
Destroismaisons. Il tient rilors une assernblke des 
h~ics-tenanciers, ilotables et contribuables, afin 
de discuter de travaux urgents à réaliser a 
['église et à la sacristie. On convient de. prélevcr 



I i.<li\c. iICt ... irce puiii u.nç cclchr.itirir: r~ic'r.i,ile~ Rc:ni~rcluo clitc la t h ~ i i ~  
est i g~:ilicl)ç. ilriiic la phorci ü Ctc priw aprcs 19.34. On aperquit a i i ~ i  IL-: 
gdcries insr~llccz cn J8i-. et qui di3pnnitront rhns la foulée des iiiipor- 
isnirs ir!niirsric>ns dr: 13 décennie ItX>O. 

une partition cle 0,25 $ du 100 9; d'évaluation. 
sur diu ans, parmi les citoyens. Toiitéfois, le pro- 
jet a se? opposants, qiii assistent à l'assemblée 

mngc;s di.( CO/& de I epî11-e, darts l'église r, où se 
tient la rencontre. Ils réuniront une pé t i t ion  
comport;ult 38 noms de personnes opposées au 
pcojel. Malgré cela, les propositions pour les 
travaux sont acceptées presque a l'unanimité et 
ils se concréciseront. Ainsi, en 1336, on inaugu- 
rera à la fois la << nouvelle )) église, ainsi qrie I'ar- 
rivée du  prestigieux orgue actuel, acquis de 
Casavant Sr Freres. 

En janvier  1939, on  réalise qu'au moins 
140 famiJles n'achètenr plus de ba.ncs à l'église. 11 
est alors entendu de percevoir 0,05 $ par place, 
à la qiiète de chacun des offices et des messes. 
On parle aussi de la dîme. Ceux qui refusent de  
la payer ne peuvent Stre admis a la participation 
aux sacrenienrs. la dîme est exigible tous les ails; 
à P%ques. Elle peur être acquittée en argent son- 
narit, ou encore, par don du 2 6 ~  minot des grains 
récoltés par le cultivareiir, le locataire, le fermier 
et le propriétaire catholiques. On raconte que 
Michel Koy et son épouse, Arigeliila Lacroix, 
en 191 4, ont tenté de donner au curé, eri. guise 
de dame, leur 2 6  enfant! 

Ln tragédie dzi n.to~tt Obiou 

L'abbé Josepli Pelcliat, norre curé d e  1948 
à 1950, part en pèlerinage à Rome. assister aux 
importantes cérkmonies marqiiant le Jiibilé de la 
proclamation du dognie  de I'Assomption de la 
Sainte Vierge et la béatification de la vénérable 
Marguerite Boiirgeoys. I l  est l'lin des 
120 pèlerins québécois que les paroisses, les 
aeuvres et les organisations ont choisis polir les j7 

représenter. 11 fait le voyage eri qcialicé d e  
représentant de la paroisse de Saint-Kapt~aël. Le 
13 octobre 1950, les 120 pélerjns s'embarqiienr 
sur le b:iteau S . S .  Colombia p o u r  Rorne. A u  
retour, le 13 novembre, quarante [l'entre eux 
sont à bord de l'avion fatal de la Ciirtiss-Reid, 
(( Le pèlerin Canadien U ,  qui s'écrase sur le nzont 
Obiou, en France. Labbe Pelchat est l'iine cles 
victimes, ce qui carisrerne toute la popiilacion cle 
Saint-Raphaël. Par ailleurs, soulignons aussi la 
mémoire de Léon Jacob, père d'iii-ie résidante de 
Saint-Raphaël, Marie-Hélène Jacob, aussi & bord 
d e  l'avion. Morisieur Jacob représentait sa 
paroisse, Sainr-Samuel de Fronten;ic. Ln pluparr 
des victimes d 'Ob iou sonr inliiimkcs aii 

Sanctuaire de la Salette, dont notre abbé Pelcl-iat. 

Labbé Henri-Philippe Audet devient curé de Saint- 
Raphaël en décembre 1950, en remplacement: de 
l'abbé Pelchat. I l  y est quand les Rapliaëllois 
célébreront tes fêtes di1 centenaire de la paroisse. 
On dit de I 'abbk Aiidet qu'il a I'liabitude 

clicniin. sur la terre de 
Phillppr Duhrïiiil. Ixs plans 
dc crttr croix ;iiir.iic.iit éiP 

I. dcssinrs par I'ahhc loseyh 
Destruism3isoiis, cli 1945. 



d'entendre en confession ses paroissiens tous les 
srnedis soirs, im moment (( crucial )} qu'il clioisit 
pour aiier chercher des gdces, f i n  que les m e s  
ne succombent pas aux charmes de leurs préten- 
dants! 

Le 5 janvier 195 1, cent ans aprks la fondation de 
Saint-Raphaël, l'église vient très près de passer 
au feu. À l'heure de la messe du premier vendre- 
di du mois, on découvre un début  d'incendie 
dans le clocher er dans le sous-sol, probablement 
causé par une défectuosité électrique. Au cours 
d e  la m ê m e  année, fin mars, Mathi lda 
Carbonneau Laroclielle, une paroissienrie, 
décède a u  Gravier. Comme le pont donnant 
accès a la roure pour aller ail village s'est 
écroulé, la famille n'a d'autre choix que de tmns- 
porter la défunte, en voiture à cheval. en passant 
à travers une sucrerie, di1 Gravier jiisqri7au rang 
Sainte-Catherine, pour finalement arriver sur les 
terres d'Orner Roiiffarci (au boiit de la Route du 
Barrage), et de là, atteindre le village. 

Sous le signe du renoztven-u 

Au coiirs des années 1950-60, notre église plus 
que centenaire nécessite divers soins de sajeri- 
nissenlent e t  d'adaptation aux  besoins des 
paroissiens. Par exeniple, eil 2 954, les marguil- 
liers demandenr que chaque propriétaire donne 
au moins la valeur d'un timbre-poste, afin de 
constituer un fonds pour des réparations à la 
couverture et une restauration sur le rerrain de 
l'église, notamment son asphaltage dans une 
année future. On dit aux citoyens, pour les 
encourager à donner : a Un verre clqeclr.l cZoni?é! 
do~z~zcrz et il z:ozss sero donné l.~ne ~nes z~re  
pleine. - En 1958, on commence à prendre de 
l'argent dans ce fonds pour restaurer l'église et 
la sacristie, entre autres projets. On en  profitera 
pour donner une sépulture plus convenable au 
seul curk donc les restes sont sous le sanctuaire, 
l'abbé Fmnçois-Ignace Riradis. décédé en 1899. 

La décennie de 1960 est particulièrement fébrile 
siir le plan des travaux touchant l'église. Est-ce 
une conséquençe du renouveau liturgique qui, 
des suites de Vatican II, changera le visage de 
l'Église? C'est à cette époque que les prktres 
commenceront à dire les messes face à l'assis- 
tance, et en fmnqais au  lieu du latin. Quoi qu'il 
en soit, on procède à un noiivel aminagement 
intérieur du temple. Sur cette tancée, on anlé- 
nage iitie petite salle a u  saiis-sol de la sacristie, 
on déplace des bancs, on rénove les confesssion- 
naux.. . Signe des temps, en 1962, on vend la 
vieille grange de la Fabriqiie à l 'ei~can. Léger 
Lacroix l'acquiert et la fait déménager. Cette 
grange servait à abriter les cl-ievaux des fidèles 
diirant les offices. Durant les années 1960, on 
verra aussi disparaître le corbillard i11Ei par des 
chevaux ainsi que  le hangar qiii l 'abritait. 
Pendant ces années fébriles, en 1962, I ' i~ls- 
pecteur des édifices publics donne avis a la 
Fabrique de corriger le problème suivan.[ : il y a 
des gens debout ou assis par terre dans l'église, 
durant la grand-messe! En 1964,  on songe à 
installer des toilettes, soit dans la sacristie ou 
dans le sous-sol, mais on nt. sait  trop où les 
situer.. . ni par queue porte les paroissiens pour- 
raient y accéder! On rénove sous toutes les 



%ni lbphaC1 ci Tobie veillent gr& de I'égllw, depuis 1056 

couhires : escalier, fournaise, plancher, ajout d'uni- 
tes électriques, chauffage avec plinthe de fonte le 
long clc:, i i i  urs i la longueur de l'égljse, réparation 
ail perron.. . Jusqu'aux clocl-ies qui, en 1967, sc 
révèlent défectiieuses. Une façon, pour elles, de 
prendre part à tout ce remue-ménage! 

De la bisbille 

En 1965, une nouvelle loi des Fabriques déter- 
mine q u e  l'équipe des rnarguiIliers devra être 
con~posée de six personnes au lieu de trois, et 
que les élecrions pour cette fcinction viser0n.t à 
remp1;icer deux marguilliers par année. Le con- 
seil de Fabrique est  u n e  corporation civile 
reIigieuse dont l'objet est d'acquérir, de pos- 
séder, d'2idrninistrer dcs biens pour les fins de 

l'exercice de la religion catholique romaine dans 
h paroisse pour laquelle elle est formée. 

Ide 7 février 1968, nos six rnargiiiliiers du temps 
vont rencontrer Mg Nicole afin de lui faire part 
de certains prol~iémes qu'ils rencontrent avec le 
curé Isidore PeUetier, et remettre leur démission 
en bloc. Le curé, apprenant la cl-iose, convoque 
une rencontre avec ses marguilliers pour le 
13 février, mais aucun d'eux n'jra. Le cilré relate 
sa surprise, dans  ses ephén~érides : - Ai~czrn 
m a q u  i/lier ne se pr+6sej?.!e. je rkciC~ nz on hrb- 
uinire ef detix chapelets. V?-ainzent, i l  y n 
q t ~ d q l ~ e  chose qui ne va pas. 

Er1 fait, les esprits se heurtent au sujet de dif- 
férents éléments, et il est difficile de  démèler 
exactement le fond de l'histoire. Voicj la résolu- 
tion portarit sur la démission des marguilliers : 

No us, sok~sigizés, m cl- ~~alliea de 1 ' P L I  LW 

et );crhmqzle c/e ICI pnmisss de St-Rapbaë/: comté 
cle Bellechasse, d@tn &si0 I? nu ires Pa i- ln pr@ss~zte 
de notre décision ferme et déflnï'tzive ~ i ' c  .&mis- 
sio7~ne7- de noti-e charge de mn~gz~illien- el7 rni- 
s o ~  de I'i~npossibi/i~é d a ~ s  I~tqt~elle nous som n?.cs 
/efl.~cs de 7-@7n#/ir a~/equalem.ent notre cchayye. 

Qu'il s'agisse des t?.nva~.~x de rLp(rizl!io7zs 
de notre lemple p~(?-oissI:a~ ~ L C I '  s'i?npo.~e, L ~ L L  COIZ-  

trôle légitime sur les déperzses e! sur In cil-crila- 
tion des cheq~~es pur les- mn?~;~.i;lliers, d7.r LJPIIPF 
1^0~tiIl~7nm?t des  porte.^ dg I'.~?glise pour pcr-)neltre 
GI LLX ) L / ~ / P S  d'accéder .u u j~i-bS à cerlal7zej Inesses 
dzr dinran.che ou qzr 'il s'ngisse de totrfcs nz.~tres 
i~ailzntlues lêgi/limes des ~?za~gtcillien en fo??ction, 
/ou.ou is et insfn)nme.)zt izozrs ar?oizs le sentirne~zi 
de n0zl.s hez,~rîer i2 14n obstncle qui fub to~lt poi-t.r 
arz~zzrler nos ejfol-ts et &ire .de r201.[,s de siv~ples 
)?aarion izer/es inoJfensiz)es el il r.np@/flntes J /  

La rksolution est signée de  Jean-Marie Veiileux, 
Noël Grenier, Félix Beaulieu, Leopold Lemelin, 
Rosaire Labrecque er Henr i  Laflanime. Ces 
derniers reprendront leur charge dans l'attente 
d e  leur reniplacement. Le 17 mars 1368, u n e  
assemblée d e  paroisse, q u i  r k i i n i r a  environ 
200 personnes, se tiendra pour l'électioi~ d e  six 
nouveaux- marguilliers. 



k tcmin dc t'cglisc, a la fui des m é e s  1920. On remarque.i dmitc.lc% voinires à cliwnux. Au ccenw. iinc seiile autumobilc! 

Une histoire de cannrds 

Autre  embrouille avec le cure  Pelletier, en  
septembre 1971. Cette fois-ci, le problème est 
que le curé garde, dans la cave du presbytère, 
durant l'hiver, les canards qu i  barbotenr durant 
l'été dans le lac du Foyer! On prencl donc les 
devants cet automne-la, avant In rentrée des 
canards, avec une résolution pour défendre au 
curé de garder ces volatiles dans la cave du pres- 
bytère. Pour sa défense, l'abbé dira : II y en ci 

bien qui gardent des chiens ef  des chars. Je szslk 
42 aussi j370pre que ytrico~zqzle poz.&r m'.en occ~iper. 

VOL~S? vor.ls O i.strepassez vos droifs d'acl~nin i s l ~~n  - 
itrzc~s J?zarzcie?s en ~?oz~/ccn.t z!or-rs occz,hper d 'zsne 
~ff~ire gzhi sze uotls regarde pus. Puis la séance 
est levEe. En décembre, le sujet des canards refait 
surface. Les margiiilliers souhaitent aller faire des 
inspections sur place, soit dans la cave du pres- 
bytère. Le ciiré Pelletier accepte, à la condition 
qu 'orz appolrte SGI carle de compétence et d'iris- 

pecre7,~r pour Juger n%sJaEfs. . On dit que depuis, 
plus aucun canard n'a trouvé logis dans ce lieu. 

L e  Foyer de Saint-Raphaël possède sa propre 
cl-iapelle, et  même un aumônier sur place. 
En 1974, on coilvient que les coliectes faites à la 
chapelle du Foyer ne seront plus considérées 
comme des redevances qui devraient revenir à la 
Fabrique. Le fruit des coiiectes et de la capitation 
poium demeurer au Foyer pour aider à défrayer 
les coûts d'entretien et le salaire de l'aumônier. 
Ce dernier, l'abbé François-Xavier Leclerc, ne 
en 1900, est l'aumônier du Foyer de 1969 à 1985 
environ. Il décédera d'ailleurs a u  Foyer, en 
décembre 1989. 

En 1977, après avoir considéré la demande de 
trois mouvements paroissiaux, ii est résol-u qu'lin 
t emin  de la Fabrique, situé entre le cimecjere et 
la rue du Foyer, soit mis gratuitement 5 la dispo- 
sition excliisive de l'Âge d'or,  des Scouts et 
Guides, et des Fermières, pour une période de 
cinq ans, et sur lequel ces orgaiiismes feront 
installer des locaux préfabriqués. L'entente, 
renouvetable après cinq ans, devra être signée 
entre chaque mouvement paroissial usager et: la 
Fabrique, après avoir obtenu l'approbation de 



I'Ard-~evêché. Le Club 0pti.mÏste inst;LUera aussi celébrations. De nos joiirs, il se réunit de huit à 
son local siir ce terrain, deux ans plus tard. dix fois par année, pour la prepatrtion d e  tous 

les kvénements spéciaux, comme l'Avent, la pe- 
riode des Fêtes, le Carême, Pâqiies, la Pentecôte 

Ln rel&.ue lnïqzie et  la Fête-Dieu. 

De plus en plus, la comnzunauté laïque est mise 
contribution pour alimenter la vie liturgique 

de la par0isse.A~ cours des années 1980, on voit 
naître le Cornite de Ijturgie, le Conseil paroissial 
de  pastorale (CPP), et on note la présence 
liccriie d'animateurs de pastorale laïcs dans  les 
écoles. Vuici comment se sont organisées ces 
activités chez nous. 

Le ICr fkvrier 1982 donne lieu à la première réii- 
nion du comicé de liturgie. Il est alors formé de 
Claire Auger,  Doro thée Beaudoin, Berthe 
Fradette, soeur Roliande Mercier, Derlise Nicole, 
s œ u r  Therèse Vézina, Paul Bouffard, Claude 
Brisson, Linetre et Pa.ul-André Goiipil, André 
Lacro~u, Robert Nadeau et l'abbé Florian Giiajj 
curé du temps. Le comité planifie les activirés de 
l'année liturgique et i l  prépare et évalue les 

En octobre 1985, le curé Florian Giiay invite des 
paroissiens former Lin premier Conseil parais- 
sial de pastorale, pour répondre aux désirs de 
MW Maurice Coiitiire qui souhaite, par l'instaura- 
tion de CPP, la concertation entre religieux et 
laïcs. Les membres fondateurs du CPP de Saint- 
Raphaël  sont Laurette Brousseau,  Louise 
tiodbout, ~Martlne Latulippe, Anna Goiipil, Lucille 4,'; 

Roy, sœur Rolande Mercier, Robert Nadeau, 
André Lacroix, Jean-Baptiste Roy et Fernand 
I.:itulippe. Le CPP travaiUe à la promotion et. ?I la 
coordination des services et mouvements exis- 
tants dans la paroisse, en visant à bâtir une com- 
miinaute chrétienne vivante e t  fervente. C e  
groupe de réflexion et d'action se réunit à tous 
les deux mois et il  travaiue en étroite collabora- 
tion avec le curé, le conseil de Fabrique et les 
niouvernelits paroissiaux. 



Au cours des années 1980, le concept d'anima- 
tion de pastorale, dans les écoles, fait son appari- 
tion. En 1985, par exemple, le conseil niunicipal 
demande au Cornite scolaire en éducation cltré- 
tienne de faire des démarches auprès du CPP 
pour avoir un animateur de pastorale à l'élkrnen- 
taire, dei1.x jours par semaine. François Poitms 
sera le premier laïc à jouer ce rôle auprés des 
élèves d'ici. L'année suivante, on invitera le Club 
Optimiste et la Garde paroissiale à contribuer au 

financement du salaire de l'animateur d e  pas- 
torale. Outre François Pojtras ont joué ce rôle : 
smur Lucie Plamondon et Madeleine Labrecque. 
Franqoise hbbé occupe ce poste présentement. 
Au frl du temps, des religieuses assumeront l'édu- 
cation chrétienne qu i  cotisiste, entre autres, à 
préparer les jeunes a u x  sacrements  
(Conf i rmat ion,  Pardon, Eucharist ie) .  Smur  
Thérèse Vézina, s a u r  Rollande rMercier, sœur 
Marie Plante et seur Monique Côté ont joué ce 
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rCile. D e  nos jours, cette mission est confiée à 
sœur Liicie Perreault. 

Avec les années 1990, il n'est pas rare qu 'un 
prêtre desserve plus d'une paroisse, étant donné 
la rareté des vocations. En janvier 1995, une 
recommandacion concernant I'orclonnance des 
prêtres suggère que celui qui vit cette situation 
n'ait toutefois qu'un seul employeur principal. 
Dans le cas de Réal Landry, n o t e  curé, on dkcide 
que la Fabrique de Saint-Raphaël jouera ce rôle 
d'employeur principal. 

En février 2000, un comité d'études recom- 
mande qiic huit paroisses de la région, donr 
Saint-Raphaël, soient regroupées. Les prêtres se 
font rdres et il est impossible d 'en  assigner un  
par localité. Les huit paroisses pourront compter 
uniquement sur les services de deux prêtres. 
Dans ce conrexre, les laïcs devront investir 
davantage de leur temps auprès de la çommu- 
muté pour renir des cklébrations de la Parole, en 
remplacement des messes q u i  seront moins 
fréquentes. On nommera aussi deux agents de 
pasromle laics, qui seconderoi~t les prêtres pour 
desservir les hiiit paroisses. Le rçgroupenzent 
sera effectif en 2003. 

L'lgezire des bilans 

En 150 ans d'histoire, Saint-Raphaël a étS le 
cadre de 10 79 1 baptêmes, 2 392 mariages et 
5 617 sépul tures  (dont 2 5 0 2  de moins de  
18 ans ) .  Voila l ' impressionnant bilan 
rlu'Antoiiiette Laflamme Roy a compilé, et qui 
c o u v r e  la vie chrétienne de 1851 jusqu 'au  
1" janvier 2001. EUe a aussi calculé les records. 
Ainsi, l'annie 1863 est celle où l'on compte le 
plus de  baptêmes, avec 154. Le plus grand nom- 
bre de mariages, soit 30 iinions, est le fait de 
l'an 1868. E d n ,  Saint-Rapl-iaël a connu son plus 
g n n d  nombre de deuils en 1865, avec 92 décès. 
À l'inverse, 1994 est L'année où l'on dénombre ie 
moins d e  baptêmes, avec iin total de 1 5 ,  

, j  / / / { J / /  f a  1 / ( '  1 f ,//;.V1 ----- --- 
l'année 1980 est celle où i l  y a eu le nloins de 
sépiiltures, avec 13, et en 1996, il n'y a eii aucun 
mariage! Er l'union ayant duré le plus longtenips 
est celk d'Adélard Godbout. et dc son épouse, 
Marie-Louise Fradette. Monsieur  Godbout est 
décédé deux seniairies avarit q u e  le coiiple 
cklèbre son anniversaire de mariage, en  1995 

L'histoire religieuse de Saint-Raphaël montre 
bien coute l'importance qu'avait le clergé sur la 
vie des paroissiens, duranc plusieurs décennies. 
De nos jours, metne si 1'i.tifluence des autorités 
religieuses s'est atténuée, la vie de notre coniniu- 
naiité cl-iri-tienne est toiijoiirs bjen vivante. El 

Le cimetière est sitiie au  sud d e  l'église, à I'om- 
bre du clocher. Depuis 185 1, il  a connu di\~erses 
arnéliomtions et des agmildissen~ents. 11 nourrit 
d'ailleurs souvent les discussions . .  . A une 
époque, on parle même de Ic cllanger de place! 
Mais en 1852, on discute pliitôt d e  clôtiire La 
Fabrique exige qu'on l'entoure d' i i i~e clotiire 
comportant des pieux atteignant qua t re  pieds 
hors de terre. Chaque habitant posséd:liit un 
arpent (193 pieds) de terre de lront doit donner 
des pieux pour le projet. Les paroissiens non 
propriétaires de terres sont aussi mis à contribu- 
tion financière, selon une cotisation basée sur le 
nombre d'arpents de terre que comporre Saint- 
Raphaël. L'entreprise de cette clôture est donnée 
à Jcan Lacraix. 

En 1904, une croix est érigée au centre d u  
cimetière. Durant l'année qiii suit, les niarguil- 
liers convjennenr que le site est deve~iii crop 
petit. On veiit l'agrandir; en prenant une  lisière 
de terre comprise entre le périmètre existant et 
le terrain de  l 'école.  Le I r 1  avril 1.906, iin 

inspecteur du Conseil d'hjlgiene provincial 
autorise un agrandissement de cent pieds, du 



Irirsqiie inaidam? I-Ienri Cllarcjt 2 niis AU monde sa fiMe hl:cric., çn 1960. 
elk a failli la pcrùw. 1-lcnri ct son epousc ont aliirs 6 1 1  proniCsse de don- 
ner i I'cnfant le nom dc hlariç, si cUc sun'iwit. ri d'rriprr urir mitre cn  
l'honneur de la Vicrgc.rlinsi hic fait. On petit toujours voir la gmttc 3 cûtt 
de la propriirii- appartenmt aujourd'hui a Nocll~nc Boiiriii, au uiilagc. 

chré sud seiilernent, à la conditiori que ce terrain 
sojt exhaussé de  trois piccls de  sable ou d e  
gmvier, et que l'on pose un mur en n-iaçonnerie 
pour retenir le sable. Ilarchevêque approuve ce 
pr0jé.t d'agmildissernent de cent pieds, mais à 
cause des coûts estimés des travaux (600 $), il 
préfère que l'on commence par un  agr~nclisse- 
ment de vingt pieds. 

j.~. 1 I L I I I I  19,') 1 IJIV. ikte C<I O L , ~ . I I ~ I - C C  ;V,ILII- - a ) l ~ l i g r ~ ~  1, le t 1 ~ p . 1 ~ :  t lu ptrc 
L L I K L - n c  ( ~ . i i r i . ,  ciliiiiiie curr cl<: nrirre p3roissc. Sur la pliiirri. il CSI cn 
coinpÿgnic iles niar~uillicrs du temps. Devünt :UincT~iiguny Ucrnarrl. Iç 
pew C'brC..ieanninr Roy I)rrrii.re eiix :i\uné Ro): I-iugiieuc Bouctiard et 

Ic ducteiir.Qdr$ Roy 

En 1912, on complète l'agrandissement qui avait 
kre aiitorisé, er on divjse une section en lots d e  
faiiiille. A l'époque, on fixe le coût des lots à 20 $ 
pour les grands, et i 15 $ pour les demi-lots et 
les trois-quarts de lots. Le jour d e  la fête cle 
Notre-Danie-du-Rosaire, le 16 octobre 19 12,  le 
curé J. E Dvpujs procède à la benédiction du 
nouveau cimetière. C'est rn 1938 qu'une grande 
porte de fer sera placée à l'entrée du vie-ux 
cimcti2re. Une barrière en fer est aussi instaliee 
d u  c6ré est, ce qui ajoute un cachet d'ordre ec de 
dignité. 

Voilà qu'en 1945, le cimetière est de nouveau a 
l'étroit. Dei= projets sont so~unis  : agraridir.. . ou 
acheter un terrain la sortie du village, h l'est de 
la roure conduisai~t à Saint-Vallier. Les idées sont 
partagées et on sii~pend tenipomirenient les dis- 
cussions. Le 31 août 1947, la majorité se rallie 
pour l'agrandissement, qui s'effectuera ail coût 
de 8 900 $. Ce nouvel ajoiit reçoit bénédiction, 
en riovembre 1949, du curé Pelchat. 

Puis, au printemps 195 1 . .  . désolation! On cons 
tate que la surface agrandie garde l'eau. Plusieurs 
personnes craignent que les corps ne suieni dis- 
posés dans l'eau. 11 faut drainer. La réparation 
preridm quelque trois seniai.nes, à la sarisfaction 
de tous. @ 
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Le journal Le Cal-za~dirn rapporte, dans sa livrai- 
son du 3 avril 185 1, la céri-monie qui a donné 
lieu, quelqiies jours pliis tôt, à la beriédjctjon cle 
la première cloche à orner le clocher de l'église. 
L'événenient a lieii le 23 mars 285 1, pendant 
lequel une clocl~e de 408 livres est bénite daris la 
chapelle de Saint-Raphaël, en presence de nom- 
breux habitants de la nouveUe paroisse. I,e par- 
m h  de la cloche est Louis Morin, ciiltivateur de 
Saint-François. La marraine : Jzilie Mercier, épocise 
de Francois Fournier, écuyer, de Saint-Thomas. 11s 
versent c h a c u n  la  généreuse off rande de  
25 livres pour Ieiir filteule, la cloche nommée 
Loiiis-MarieJulie. 
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En 1877, un c;irillon de  trois cloches pesant 
4 261 livres est bkni par le curé de Saint-Pierre 
d e  la Rivière-du-Sud. La 1'' cloche, d e  
1 784 livres, reqoit les noms de Marie-Anne- 
Elzéar-Aiexancire. La seconde, de 1 373 livres, se 
nomme Marie-Raphaël, et la troisième, de  
1 099 livres, Marie-Josepli. Ce carillon remplace 
la toute première cloche, Louis-MarieJulie, qiie 
I'on donne à la mission de Saint-Magloire. Les 
cloclies ont: polir parraitis et: marraines : Louis 
Buteau et dame Antoine Gagnon, Jean Fradet et 
kame Bonaventure Roy, Jean Denis Rhillard et 
dame Jiiiie Roy C'est en 7906, toutefois, que I'on 
achète le carijlon actuel, béni en 1907, et qui 
sonne les heures joyeiiscs du 1 SOC de Saint- 
Raphaël. Depuis quelques annkes, une cloche de 
I1ancieri cardion était cassée. Au lieu de rempla- 
cer iiiiiquement cette cloche, on a penché pour 
l 'acl~at d'un carillon entier. Celiii-ci est plus lourd 
(5 600 livres) que le précédent et plils I~ar -  
manicux.  La première cloche (2 500 livres) 
reçoit les noms d e  Marie-Raphaël-Pie X ,  la 
deuxième (1 800 livres) se prénomine Marie- 
josepli-Nazaire, er la troisième (1 300 livres) 
porte le riom de Marie-Narcisse. Les notes de la 
gamme de nos trois clocl~cs sonc MI, FA, SOL. 
Depiris 1947, ce carillon est actionné par un sys- 
tème électrique, dont l'installation sera defrayee 
pa r  Edgar Dallaire, proprié taire de Dallaire 

Transport. ~Mall-ieureuse coït~cidence, ces clocl~es 
sonneront la première fois pour les glas de sa 
fille Doris. 

En matikre de clochers, on se rappelle Jean- 
Baptiste Montmjgny, doreur de  statues, mais aussi 
peintre de clocl~ers d'église. N é  a Saint-Damjen 
en 191 1, il a épousé Clarina Arbour, de  Sainc- 
Raphaël, en 1940. Pour peindre les clocl-iers, il 
nîonte jusqu'a la croix, sans craindre les hau- 
teurs, pour accrocher les c5bles qui servent à 
insrailer u n  palan. L'année précédant son  
mariage, soit en 1939, il en est à ses débiics dans 
cette activité. 11 envoie 2 sa dulcinée une pho- 
tographie.. . probablement pour l'impression- 
ner, et qui est dédicacée ainsi au versa : ~ , J P  t'et?- 
voie cela etz sotwenir du  premier cloche)- que 
j'ni rnul;ité> le 2 j ~ ~ i t ?  i1 I l  heures d~ l'avala&- 
midi. * In 4,- 
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En 1855, le curé de Saint-Vallier b h i t  et fait pla- 
cer dans l'église les tableaux du premier chemin 
de  croix, en présence d'un grand nombre de 
parojssiens. En 1896, la sacristie est agrandie, afin 
d'y incorporer une chapelle. On placera aussi 



uri chemin de croix. 11 sern béni la même année, 
en menle temps que la nouvelle chapelle, placée 
sous la protection de saint Antoine de Pacloue. 
Vers 1903-1904, ces cl-iemins d e  croix seront 
remplacés, et il en sera de même en 1934. Ces 
remplacements  font suite i des travaux de  
restauration des lieux. Les chemins de croix 
retirés n e  cadraient plus avec les nouveaux 
décors. Dans I'égljse, l'actuel chemin de croix est 
celui qui date de 1934. Chaque station est corn- 
rnanditée par des paroissiens, sous forme d'un 
dan de 65 $. Voici les donaraires, associés à 

leur fi station : 1 .  Les marguil l iers  B. Roy,  
L. htulippe et leurs familles; 2 .  Dr. J. O. Sr-Pierre; 
3. Famille Ancoine Labrecque; 4. Joseph Zaki et 
son épouse; $.Auguste L~flamrne er son épouse; 
6.Jean Raby et son épouse; 7. E X. Bolduc et son 
epouse; 8. Michel Bolduc et son épouse; 9. Edgar 
Bolduc et son épouse; 10. Adélard Dallaire, son 
épouse et fds; 11.3. Ulric Brown (agrononze) et 
son ipouse; 12. Georges Tanguay et son épouse; 

q r ~  13 .  Narcisse Theberge er son épouse; 
14. J. Latui.ipe et J. E. Beaudoin et son épouse. 
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Aux premiers temps de la paroisse, cumn-ie 
toutes ses voisines, Saint-Raphaël possède un har- 
monium qui  agrémente les offices religieux. Et 
dès  qu ' i l  est possible d'avoir u n  orgue, la 

Fabrique se fait un devoir de s'en procurer lin. 

Eiie l'achète en avril 2880, de la maison Bernard 
A.llaire, au coût de 2 000 $. Pliis de cinquante 
ans plus t a r d ,  en  1 9 3 4 ,  l'abbé Joseph 
Destroismaisons conunence u n e  série de  
démarches qui feront en sorte que Saint-Riphaël 
deviefidm propriétaire d'un orgue excepciomel, 
qui ne trouve pas son pareil dans les environs. Il 
écrit ail cardirial Vitleneuve, arcl~evêclue de 
Québec! Lui disant ceci : 

volrs snuez ciéja! Enzinelzcc~, qzie ~ i o s  r.epnr.6~- 
fions LIOU! bon tr-nijz, et fel-on! de notre église 
/'terze des pl~ns cotzfi~rtables de In rkglo~z; mais 
m n î h s z ~ ~ e u s e m . e ~ ,  po~irJ~zire I'i17a?,&gur~xtion, 
conue~znl?le de ilorre teln,plef atl prin.temps 
procb~li?~, nom 17'au012s q ~ ' ~ ~ ? z e p n t l ~ ? r @  viez'/le er 
ch@iii~e ~lzusiqzre (org~iej dori.[ les 8 jmrx: muets 

L o q u e  aciuel de L?h.!\ . . t i i  t cl Freres. acquis en 1936. 



pour IL? ~ I u ~ G I I ? ,  l?e do??.#'le!?t gt~èl'e pl%ts de son 
~ I , L ' L L I ~  hnrmonium. ( . . . I  Ici. 6 SI-Raphaël. j e  
crois qqzre nous po%~.vions fncilemanr rcï masser 
en trois ans, in sonzme de $ G 600, prix approxi- 
rnatzJprobnble  pou.^. z i n  deuis d'crrgi,~u co?xve- 
noble 2 notre kglise. 

Ainsi soit-il! En février 1336, on  acquiert, de 
Casavanr & Frères. un nouvel orgue de 21 jeux, 
cornponant deux claviers et une soufflerie élec- 
trique, pour 5 700 $. Le 28 juin 1936, on procède 
à la cérémonie de bénédiction du nouvel orgue, 
en présence du cardinal J. M .  Kodrigue 
Villeneuve, arclievêque de Québec. Un rnagni- 
Pique récital est alors donné par l'abbé Léon 
Des troismaisons, professeiir d'orgue et de piano 
au Collège de Sainte-me-de-b-Pocatière, et frère 
de l'abbé Joseph Desrroismaisons, cure de Saint- 
Raphaël. En juillet 1935, afm d'amasser des sous 
pour acquérir le nouvel instrument, les citoyens 
ont tenu un &?land ba7ar. Quatre-vingts persornes 
ont fourni pour la vente divers objets : nappes, 
canifs, théières, pa ins  de sucre ,  bavettes, 
moutardiers, jarres à tabac, carafes à vinaigre, etc. W 
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La plus ancienne croix de  chemin s'élève a u  
1" Rang, sur la terre de Laurent Lemieux. 11 
s'agit, en fait, d u  monument surmonté d ' u n e  
croix, érigé à la mémoire de  l 'abbé Micl-iel 
Dufresiie qui s'est noyé ?i proximité, dans la 
Riviere du Monument. Dans le 5"ang, une an- 
cienne crok aussi réputée veille sur la propriéte 
de Paul Bouffard. Au Gravier, une  croix  de 
chemin a été bénite en 1948 par le curé Pelchat, 
sur la terre de Philippe Duhreuil (aujourd'hui, 
Sréphme Wagner). Il y en avait une autre, sur la 
terre de joseph Theberge (aujourd'hui Léopold 
Théberge), mais elle a été retirée à I'occasiori d e  
l'élargissement de la route .  Dans le rang 
Ste-Cacherine, en vue des célébrations du cence- 
naire de Saint-Raphaël, deux croix de  chemin 
sonr appanies. L'une d'elles prend place à la sor- 
tie sud du petit p o n t  d u  rang, et eile a été 
conçue par Raphaël Laflarnme et Francois 
Simard, en 1951, sur la propriéte de ce dernier. 

.-- 
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L'autre croix du rang tr6ne devant la maison de 
Rosario Cadrin, récemment décédé.  La plils 
récente croix d e  chemin est celle du rang dii 
Sault. Elle appartienr ?I Julien Tanguay, q u i  l 'a  
érjgée en 1994 .8  

Lors de la rkfection d u  quai de Trois-Pistoles, 
Serge Carbonrieau, de  Saint-Raphaël, er spécia- 
liste de  la réfection de quais, récupèrc plusieurs 
enormes poutres d'acier. Ces poutres formeront 
la structure principale de la croix qui coiffe le 
Bi,ttton de Saint-Raphaël, et qui  est visible à 
plilsieurs kilomètws. Cette croix a éré installée 
par Serge Carbonneau e t  des coiiabomteurs. Mais 
j l  y manqua i t  iin peu d e  visibilité . . .  Les 
C;lievaliers cle Colomb prennent alors 5 leur 
charge de l'éclairer, ce qui est fait en 199 1, et ils 
aménagent les abords di1 site. La croix est bénie 
par le père Eugène Coté, en présence cle nom- 
breux Chevaliers. l 
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de 1835. A u  Jébiir dt.5 .innefs 1990. IL' cure Real X,iri<try a bhiii la cniix. 
lors dr l'iri>t~llaiion d'iinç plaquc çoninicn>onrive 



Dans nos campagnes, au moins jiisqu'en 1950 à 
Saint-Ebpl-iaël, la plupart des habitants se rassem- 
blent sur le perron de l'église tous les dimanches 
et jours de fête, afin de partager les derniers 
potins et aussi, d'entendre les nouvelles et les 
avis q u e  leur communiquera le crieur public, à 
l'issue de la messe. Par exemple, en février 1857, 
on met à I'encl-ière, lors de  la criSe, certains 
travaux à faire à I'égiise, comme les bancs de la 
nef, des boiseries et  des portes. A certains 
momeilts de l'année, on y vend aussi les hcrjzcs. 
En 190 5 ,  on érige une tribune pour te crieur, à la 
porte de l'église. Plus tard, on installem pour lui 
un petit kiosque, 

En novembre, tous les ans, le crieur se charge de 
la (( criée poiir les âmes S. Cette coutume a beau- 
coup d'irnporrance pour les gens, car cetLe criee 
est destinée à sauver les âmes di1 purgatoire, soit 
celles qu i  ont  des pécl-iés à expier avant d'entrer 
au paradis. Dans l'esprit du temps, les 5mes du 
piirgacoi.re sont ceiics des derniers décédés. Le 
jour de la criée, les gens apportent à l'église dif- 
férents produits pour vendre a t'encan, et dont 
les profits sont remis au curé pour le I{ trésor des 
âmes W .  I l s  apportent des fiuits, des légumes, des 
aiiirnaw~, des cordes de bois: ctc.Après la messe, 
le crieur invite les paroissiei~s à la générosité. II 
leur rappeUe leur devoir envers les Hmes du pur- 
gatoire e t ,  souvent, i l  énumere le nom des 
derniers décédés. Tout ail long de l'année, ces 
fonds servent à faire chanter des messes à l'in- 
tention des chers disparus. 

% 
timbre de Ia 210U. de n10n grcllad-père. L ~ t i  setri 
~ O L L L ~ ! C ~ Z L  faire /a CI?& pour les iirnes. S O Z G G ~ ~ ~ Z -  
vous dtl petit kiosque vcvf lr i'eurl-@e si-id GELL 
clmelièl-.~. Ozci, il pal-Lu zt rr2s JO??! !Vous d e ~ r i ~ ~ t  - 

i-io~zs sur Ici fern7-e familiale u dezix milles dtt 

utllngs et le ciiinanche matin, aprGs Ici basse- 
messe de sept hct~res. nous ikntmrdions fciire Les 
petites annol-rces szr.r. le perron de I 'église. B 
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La première  vente  de  bancs  a lieu en  
novembre 1851. Au début, ils sont vendus à la 
criée. L'achat est valable pour un an, et les bancs 
sont cédés au plus offrant. En 1865, le crieur 
souligne aussi que tout banc acheté rnais non 
payé sem revendu le dimanche suivant, et que 
route personne ayant élu domicile dans une 

:30 
Nous savons qu'en 1920,Aubert Paré er Franqnis 
Ant0i.n.e Labrecque agissent comme c r i e u r s  
publics, moyennant 2 $ pa r  annie. Ils remplis- 
sent leur devoir . à lu porte de /'kglise ou & n.rn 
sn.droif qtbekcon.q~~.e du tenuin de la dzi'e cjglise 
O ~ G  de Ia Fubriqz~e pour r o ~ t  onnonce Iégz'titn~ 
e72 ~'nppo)*f nuec celrle chcirge. André Lacroix, 
petir-fils dlAdélard Lacroix, nous parle de  son 
grand-père, q u i  a véccz de la fin du 1 9 ~  siècle 
jusqii'en 1962 : 

Tous ceux de  son temps 12 'igw.oraient pns Ie 
1 -. 

l!n neveu çt unc nièce d'riugustc laflmirnc. 
lors de lcur Corifiniinrion, vers 19 I O .  



aurre paroisse perd ses droits sur son banc. Lors 
du décès du loueur d'un banc, ce dernier peut 
rester a la famille.. . à la conclition que celle-ci 
repaye à nouveau ce banc. À l 'époque, nn se 
réfère aux ordonnances du 9 juin 1723, qui rè- 
glent la concession des bancs dans les églises du 
Canada. R! 
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LA REZIGION ET L 'ULTIME VOYA GE + 
1 

Pendant plusieurs décennies, les personnes 
décédées sont exposées à la maison. On les veil- 
lair durant trois joiirs et trois nuits. Elles n'étaient 
pas embaumées, ce qui a commencé vers 1946. 
Le départ  des défunts vers l'église puis le 
cimetière s'effectue dans un corbillard tiré par 
un cheval noir, et ce, jusqu'à août  1953. Dame 
Pamela Fradet, épouse de Fernand Roy, est la 
dernière paroissienne ainsi conduire  i son 
dernier repos. En 1885, par exemple, on dispose 
d 'un  corbillard acheré de Philias Gonthier. 
Eri 1899, lorsque le corbillard doit sortir à l'ex- 
térieur de la paroisse, la famille paie 2 $ à la 
Fabrique, dont 25 centins sont remis au  becl~au, 
qui conduit le corbillard. Pour domer le ton à 
l'importance de la religion. imaginons que l'on 
reçoive cette let tre de  sympathie,  qiii date 
de 1852 et qiii se Iit comme suit : 

., Nos pli,~s sitzcères .y~~mparb ies paru It)  ùécès de 
UO!I-e époi,iss GI u.12 kge eucol-e si peu auut~ce! 
celle que uo~rs é/iez hnbfti,k de uozr e/ y~si d(?p21is 
lorzgte?nps pwi-tngs vos Pei fzes! con! me L I G ~  joies, 
vos éprez~ues co19~n2e vos 1rio17zphes. A H X  grondes 
d n1e.q sont rése?-vées les ,sm ~17~les ép I - ~ L L  I.'C)S Da 11s 
ce ~~appori uoz,cs POLII!PZ ~JOUS glot7Jier de I? uuoir 
pas été Epnrgne. I$LLS auez étb ~ ~ I - O I A U ~  C O Y ) Z I ~ Y E B  

homine et corntne cbréiie~z. À ce dernier poitzf 
de ozla, les cbcigri~zs do i ve~z t  êire anPers, 
;pl.tisq~~'iEs s o ~ z t  p h s  i~.rFin-tes. Nolts uiiot-1s /LI je,-me 
cn~;l.vicbion q2.r e le cbrétic,;~ s~~.ï.ww pi.( iser 1e.s co 12-  

solatious qzle lu Soi lui fol.ls.?zit d a ~ z ~  I kspelxi 11ce 

que celle qui .fcri! I'o-jer de ses regrels. poilz~ 
~ ' L L I ?  hon.net~î  ii~ral/évuhle dans  i , r72 U I E J ~ ~ C  

r7?8ille1,~r. » 

Voici urie liste d'effets légués dans un testament 
qui  date de 1852 : 

Liste des effefs et mén-~tge Inissés on tl@c&s et 
d~t)ci ni et?-e rewih- iï à!e.zzéctttoî.i l- !e~ta~m.crstc~l'?~e : 

I conznzode en frê~ze avec p o i g n é ~  hlauche. 
2 ut-moire e n  frêne,  12 chnisss pi-oprss, 
f berçnlzle Ooizilis er pl-ope, 2 tcrbles il palz- 
Izeaklx. 1 poêle u 3 ponrs, ï O chaises de ctlisinr, 
2 I?e~-gn~z/os! 7 cr*acbnir en te~.t-t. ei p?-oplae: 
2 rables de cwisi?;ie! ~rlze briqrdette (ndlc : iin com- 
bustible), 2 ari~oire,  1 Lave-mains cde czllsine, 
I grande  et 3 p f i i t e  horloges, 3 cndres, 

C ~ n r i t n  cnrhillard.) 
qui était i i ~  p r  des chcv.aux 



2 coi,rche/te aiiec tête de?ztelée, 1 paillasse en 
soile. ul-z rnnteEus PI? hine,  2 draps, 1 cotute- 
pofiztti en laine, 2 oreille?. ZLIZ trclve~~in (ndlr : 
coiissio long et cylindrique q u i  occupe toute la 
largeur à la tête dii lit), 2 bassin, 2 pot en pierre 
et 2 cofjCi-~ts. - 
Mais aussi : 

Uncl uuchc 6 garkr  k temps c ~ ~ i ' e k  uodrci . Si elle 
V ~ I ' Z O  ir inoz.l?'l'( eJk 17e serLi pm obligée cIe Ici rom- 
placer ner kmps qu'elle ne cozrdra phs JGI gm-c/e?: 
Elle dezvzl ~efozl nzer à I 'exkc~cleu r festnmaz/o.ire 
un poê!e d~ cz,iisiw LM bm de In ??zaison. 

On reconnaît Philippe Deslandes comme ayant 
été le premier fabricant de tombes à Saint- 
Raphaël. Mais le tout  premier en.trepreneur 
funèbre d'ici, égaiement fabricant de tombes, est 
Louis Corriveau. Les gens acceptent ses servj.ces, 
sacd généralement pour l'exposition des corps. 
Ils préfèrent continrier, selon la cout.ume, d'ex- 
poser leurs déhnts à la maison. L'oiiverture du 
premier salon funéraire revient à la fille de Louis, 
Gilberte Corriveau, qui prendra la relkve de son 
père comrne entrepreneur funèbre et ouvrira un 
salon funéraire, avec sa sœiir Béatrice, dans leur 
résidence d-u boulevard Sc-Pierre. Cléophas 
Morency est l'un des premiers à y avoir été 
expusé, en 1943. 

En 1967. Robert Lacasse, d e  Saint-Gervais, 
acquiert un ancien bureau de  poste pour le 
transformer en salon funéraire. En 1972, i l  le 
revendra aux associés Yvon Roy e t  Gaétan 
Rouleau. Ce dernier vendra ses actions en 1978, 
mais [a maison funéraire conservera le nom de 
Roy et Rouleau. En 1980, le salon est agrandi, 
pour devenir tel qu'on le connaît aujourd'hui. 
Aii cours des m é e s  1970, un auue entrepreneur 
filnéraire, Édouard Tral~an, fera quelques tenta- 
t ives pour ouvrir un salon funéraire dans la 
paroisse. Il n'a pas réussi à s'imposer. 

.---.p.- -L 
am+- --,y,Z- \ %  
i .. 1 
\- 
'; LA CHAXGE DE SACRISTAIN '/ 
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La mi-novembre 185 1 donne lieu à l'élection offi- 
cielle du bedeau. On recherche alors un homme 
de parole, religieux, discret, proclie de l'église, ne 
devant pas être entaché d'aucun vice, siirtout 
celui de  l'ivrogt~erie. Comme Michel Lacroix, 
père, remplit officieusement la fonction depuis 
plusieurs mois, on lui  offre ta charge, qu'il 
assume durant iin an, avant de céder sa place a 
Abraham Coiiture. Ce dernjer occupera cette 
fonction de 1852 à 1854 puis de 1856 à 1876. 

À l'époque, les obligations du bedenzc sont nom- 
breuses. Aux t ravaiur mén.agers (balayage, epous- 
setage, lavage de planchers, frottage et grand 
niénage) se joignent des tâches plus 
(( religjeuses 8 ,  comme de sonner les cIoc11es et 
de tenir la lampe allumée devant le trks Saint- 
Sacrement. U prépare aussi les parures de l'autel 
et tout ce qui est nécessaire a u -  offices. L'hiver, il 
alimente le poêle a bois et voit à son entretien. 
C'est aussi le sactistain qui coupe et distribue les 
petits pains bénits remis aux paroissiens, tous tes 
dimanches. Quand le curé se rend porter le 
Saint-Viatique (sacrement de 1'Eucl.iarjstie admi- 
nistré aux mafades en  danger de mort), il I'ac- 
compagne, en faisant soriner une clochette. Les 
villageois, en  entendant la clochette,  s ' e m -  
pressent de lever leur chapeau et de mettre un 
genou au sol (pour les honunes) et d'inclmer la 
tête (pour les dames) en guise d e  respect. 

Après le (( règne » d'Abraham Couture, un dé- 
nommé Protais Desrosiers assumera la charge 

L'incinératiori. n'est pas très populaire auprès du 
clergé, à ses débuts. Nous avons l'exemple de 
Marie-Laure Charest, décédée en avril 1980 et 
incinérée. Ses cendres n'ont pu être entrées dans 
l'église poiir les funérailles, car l'Église n'accep- 
tait pas encore cette méthode. O 



de sac r i sn in ,  de 1876 à 1901. Puis, ce sera le tour 
de Gaurliose Harpe, jusqu'en 1920. À son entrke 
en fonction, en 1901, d'xutres tâches s'ajoutent a 
la charge du sacristain. Par exemple, il doit grais- 
ser les cloclies une fois par niois. II prend soin 
du corbjllard, y fixe les patins pour l'hiver et les 
roues pour l'été. Il nettoie l'argenterie deux fois 
par année. Quand les lanipes et les lustres sont 
allumés diirant un  office, il doit retirer l'huile 
qu'ils contiennenr dès la fui de la cérémonie. 

L'homrne qu i  a le plus longtemps assurné la 
ticlie d e  sacrisrairi à Sainc-Raphaël est Joseph 
Breton. Nomnie en 1926, il a pris sa retraite 
en 1356. Son successeur, idenri Lemieux, occu- 
pera I i i i  aussi longuement cette fonction, soir 
de 1956 à 1979. Rolland Vermette rernplaccm 
Henri Lemieux, de 1980 a 1994, suivi de kcbard  
Coiilombe, jusqu'en 2000. Signe des temps? Pour 
la prenrière fois, c'est une dame, Louise Tremblav, 
q u i  détient la cllarge d e  sacristine a Saint-  
Raphaël, en ce début du  troisième rnillé~iaire. Bl 
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4 .  
i- LE CONSTABLE 

i 

Le premier constable est François Lejr.lLine dit 
Olivier, engagé en avril 18 53. Mais au fair, quel 
rôle joue le consrable? Il doit n-iaintenic l'ordre à 
l'extérieur et à l'intérieur de l'église. Quand les 
gens causent sur le perron et que la messe est 
commencée, le constable leur rappelle d'entrer! 
Ec si quelqu'un parle dans I'égiise, c'est encore le 
constable qiii lui intime de se taire. De p a r  sori 
rôle, te constable porte un habit qui ressemlile à 
celui d'un policier.. Les derniers qui  onl assume 
ce rôle sont Aiplionse John, coiisrabk durdr~t 30 
ans, Willie Guillemette, puis Philippe Guillemette 
et Alcide Boucliard.  Cette fonction a siibsisté 
jusque dans les annees 1960.8 

? ;yT-/ - - ; / y  .c. 
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) ORGANISTES, DIRECTION DE CHANTS 'f> 

Philippe Paradis est le premier organiste de 
Saint-RaphaEl. Ses fils Fmnçois et Joseph lui suc- 
céderont. En 1915, cette famille de ~liusiciens 
demenage cependant à Montréal. Après le départ 
des Paradis, Marie Garant (madame Pniil hcroix) 

Madanic Rtul Liçmjx oganisie diinnt 36 ans. L3 pl1010 a ktP 
prise cri ianvirr 137$,&adrime Lncryix svmi dors 76 3"s. 



pre.nd la cefève. Elle quitte Saint-Gervais et s'ins- 
talle a Saint-Raphaël avec ses crois enfants, OU 
eue est organiste dumnt 36 ans. 

L'organiste Carmelle Beaudoin touche l'orgue de 
Saint-bphaël depuis plus de 45 ans, au monlent 
d'aborder l'an 2000.Toute jeune, eue apprend le 
piano et la musique au couvent de Saint-Raphaël, 
auprès des religieuses. Par la suite, elle suit des 
cours privés a Québec, en 1952 et 19 53. Elle bit 
aussi  de^ aimées au  Consewatoire, avant d'as- 
siimer la tâche d'organiste à Saint-Rapliael. 

Dorochée Beaudoin, sœur de Carmelle, débiite 
iirie carrière de directrice de chanrs dès l'âge de 
18 ans, en 1347. Elle se rappelle : 
- Au débur, les naesses Aciient en lalin eb il y e7.2 
avciif deux chaque dimanche : In basse nzesse, d 
7 h, ef In grand-messej iï 9 13. Ln b a s s ~  m.esse 
étcii~ ch.mzt& à lour cle rôie, par les membres de 
In Ii,oi~,e d LL Sucré-Ccmr, les Dnîlzes de S~zijilte- 
Anne ef les E?aj#nt.s de Ahrie. POL!?- la grand- 
nzesse, seztls les hon~mes ppouuaierlt chant&: JI 

Larrnelle et Dorothée Beaudoin prendront 
toutes deux leur retraite en aoîit 2001, t e r ~ n ~ n t  
leur carrière respective d'organiste et de direc- 
trice de chorale a l'issue des fêtes du 150e de 
Saint-Raphaël. Quel beau chant du cygne! 

aT+W -+TT 
I '  
\ CHORAXE LE VOILIER <J 

r ' 
I I 

On dit que certiiins profitent de lciir fonction de 
- chorj.ste pour passer l'homélie à discuter en 
.-14 route impunité avec les collègues de jubé.. . Mais 

certains ne manqueraient pour rieri au monde 
de prêter leur voix aux offices! Par exemple, 
Raphaël Raby, longtemps chantre, se rappelle 
que le dimanche matin où soli épouse accoucl~a 
de  leur premier enfant, il arnva à temps à l'église 
pour le Gloria! 

voix. Puis, vers 1951, les cantiques cn français 
seront permis, même si la messe est toujours en 
latin. La cbordle est devenue mixte, comme nous 
la connaissons maintenant, en 1963 o u  en i 964, 
au moment oit la messe commence à être dite 
en français. 

Le nom de la chorale Le Voilier n'a pas d'origine 
precise. 011 [ ' r i  adopté parce qu'on avait besoin 
d'un nom oficiel pour participer à des choralies. 
La chorale Le Voilier fera d'ailleurs partie de 
l'Alliance chonle de la regionale Ta Chaudière, 
de 1969 a 1986. Parmi ses membres choristes, 
certains et certaines ont consacré pliisieurs 
décennies à leur passion d u  chant .  Qrie l'on 
songe à Raphaël  Laflamme (chantre durant 
62 ans!), Henri Laflamme, Alice Bolduc, Paul 
Boufhrd, Béatrice Bolduc et Anna Goupil. E! 

La chrir:ile Le Voilier, vcrb 1972. Dcvanî : Fniicinr ftCrnillnrd. L3ian1: 
Bernard (Ruper Dernard). Béatrice RatlE. Claire Raby. Paule Bcrnard, 
hyniondc 'iïiibault ei Anne Bernard 2' rangée Lync Bernard, HClbnç 
Guillemette, Rita Jolin. Colette Harpc, Diane. Cürhonneaii. Carmcllc 
Mudoin (orgmistc) çt Dorotliée Bmudoin (dirrclrice}. 9 m g é c  : Rita 
Beaudoin. Anne-Matir S. GiiiUemene. Anna Goiipil. Alicc Bolduc. Bi%rric-ç 
Roy et Colette krnard.  4' rmgCr . Henri Lafininnie, Çlilslnin RCmillard, 
Léopold Duchesne, Émile  tangua^. Paul Bouffami. R k l  Roy (Anionin Roy) 
ct A l k r t  L ? m i ~ .  

C ' e s t  sous le rkgne de l 'abbé Joseph 
Destroismaisons, présent a Saint-Raphaël dès 
1933, que seront instaurés les chants à quatre 
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Au cours des années 1993-1994, Ic Père Eugène 
Côté, cure de la paroisse, est Ilanté par un rêve 
bien légitime : instaurer une chorale de jeiines 
qui exécuterait le chant à la messe du samedi 
une  fojs par mois. L'objectif visé : assurer une 
relève pciur les années futures. 11 s'allie Lisa 
Carbonneaii, qui croit beaucoup en la rkalisation 
du projet. Elle se mppeiie d'ailleurs souvent une 
yhnse que hlp Maurice Couture lui  avait dite un  
jour : c II 7,re f ~ 1 1 . 1 ~  p0.s s'i~zqt~iéfer éperd~i~nent de 
/CI bais.se de In pratigzle ~~eligie~lse acettell~; les 
jetij?e.s d ' n ~ ~ j o i , ~ r d : h ~ ~ i  l u i  ~ ' e d o n n e r o ~ i  SO.77 

inzporfcl?lce. J, 

Quelques mois plus tard, l 'abbé Réal Landry, 
notre nouveau curé, manifeste lui aiissi l'espoir 
d'accueillir un plus grand nombre de jeunes à 
l'église, en les impliqiianr directement dans  
diverses façons d ' en r i ch i r  nos ~Slébrar ions  
religieuses. L'id& d'une chorale l'encbmte. C'est 
donc dans  ces c i rconstances  que  Lisa 
Carbonneau entre en  contact avec Carmc-lle 
Beaudoin, directrice de la chorale des adultes, 
pour établir les bases solicles d 'une chorale de 
jeunes. 

À la suite d ' u n e  tournée à I'ecote primaire,  
plusieiirs jeunes inanikstent Ieiir inrkrêt et s'jns- 
crivent fou t  d e  suite.  D e s  la I r ~ a n n e c ,  u n e  
trentaine de recrues on t  le privilège et la cl-iance 
d'apprenclre iin gmnd nombre de chants. 

Le 10 décembre 2000, dans le cadre des fêtes du 
150. de Saint-Rapt~aël, treize jeunes participeront 
a un concert de Noël à l'église, soiis la direction 
de Ljsa Carbonneau, en collaboration avec la 
chorale Le Voilier. 

Labbé Joseph-Fernand Diipuis est 1 'instigateur 
d e  la fondation d e  quelques mouvemenrs  
religieux i Saint-Rapliaël. En 1907, i l  instaure la 
Confrerie du Saint-Rosaire de la Très Sainre 
Vierge Mar je ,  qui  mènera ses activi tés 
jusqu'en 1950 environ. En 1908, i l  lance la con- 
frérie d u  Saint-Sacrement, d o n t  les acrivités 
cessent en 1912. Puis, vers 1910-1912, avec lc 
vicaire J.A. Guillot, il inet sur pied le mouvement 
du Chemin de la Croix. Son objectif consiste h 
Jnire un chemin de croix par senlaine, c'est-à- 
dire à prier 3 cl-iaqiie starioii. Le mouvemenc 

41-q chorale des jeuna. lors cl'iin >( W.. :.;cl< :!onné fn 
,i~m&s a \ , ~  k Voiber, En dkt  1111)l.i.  il)^!;:^ 



Des pn.d&res commiinimtcs. en 1939. Devaiit : Marie hassc .  Noëlla Riïhartl,Thérésc Tanguay. Elisabeth Mçrcier. Rita Roy Germaine Giignon,7ïi6rtsc 
BLzncher r t  ,Maclclcine Breton. 2' rangcc :ïïiFrèse Dallaire. Rira Asselin, Fcrnsnde Tangua): J m i n c n e  Godbour.ma Roiiffard,Simi~ne De~uliei~ er Abcnine 
bbunte .3 -  r~n#ce :Jeannetle Rémill:ird, Jeanne d'hrc.~icbcrgr.&ine-Marie Dul>nriiil. une demtiiselle Robichaud et Je:innctteX~nguü): 4' mngér : Florcnce 
Roiirin,Jacqurlinc Lîbrtrcqur,hira Guüienierie. Luciiie He~ildoln. Rita Rrpton. Jeutneite Gonthier. Siizuinc Carhnnçaii et une dernoisetic Maire. 

cesse ses activités en décembre  1956. E t  Wellie Bernard (1970-1978)' Rita Jolin (1978- 
e n  1916, on retrouve l'abbé Dupciis premier 1986), Ida Pigeon (1986-1992), et la présidente 
aumunier des Dames de Sainte-Anne. actiielte depuis 1992, Berthe Fradette. 

Les Dames de Sainte-Anne 
Lots d'un congrès spécial qui a cours en 1966, le 
nom de Danies de Sainte-Anne est moclifié en 
celui de Mouvement Des Femmes Chrétiennes. 
S'inspira.nt de ~'Evangj~e, Ies militantes t.ravailletit 

- i changer les mentalités et les situations de teur . ~ f j  
mjl ieu pour qu'elles deviennent plus huniaines 
et chrétiennes. Le programnle d'action esc bâti 
selon les besoins du milieu, à la  suite de 
sot~chges auprès des membres. 

À Saint-Raphaël, 13 première presidente, madame 
Jean Labrecque, tient ce role pendant vingt ans, 
de 1917 à I937.Voicj le nom des présidentes qui 
ont assume cette fonction durant. cinq ans et 
p lus  : n ~ a d a n i e  Edgar  Bolduc (1 9 4 3 - 1  9 5 4 ) ,  
madame Adétard Jolin ( 1  961- 1970)' madame 

Le rosaire perpétuel 
Le 18 de chaque mois, on récitait des rosaires 
d ~ ~ n t  24 heures. Les fidèles commençaient les 
récitations ;d minuit, le 18, et le dernier rosaire se 
terminait vers mirittit, le 19. On dit qu'au moins 
trois personnes par heure priaient durant la niiir. 
Ptys la journée avançait, plus de  gens on comp- 
tait. Le rosaire perpétuel a été instauré par  le 
père Paul Arsène Roy, prieur des Dominicains, 
avec l'abbé Théophile Dumas, cure d e  Saint- 
Raphaël de 1916 à 1923. 

LRS cercles antialcooiiques 
Les cercles Lacordaire et Sce-Jeanne d'Arc sont 
dédiés à ime même cause : l'antialcoolisme. Les 
Lacordaire regroupent  des hommes ,  et les 
Ste-Jeanne d'Arc, des  dames. Le vicaire Henri 



Gingras fonde les deux mouvements à Saint- 
Raphaël, en novembre 1947. On note aussi la 
presence du groupe des ((Jeunes abstinents W ,  q u i  
se railie à la même cause. Saint-Raphaël con- 
tribuera largement à la fonclation de rets cercles 
dans les loca licés voisines. 

Les enfants de Marie 
Voilà un cercle fondé en mai 1905, sous la presi- 
dence de l'abbé Adolphe Midiaud. À cette occa- 
sion, 77 jeunes fdles sont heureuses de s'inscrire 
a ce morivement religieux. Totis les mois, 
l'aumôriier réunit les membres et leur donne un 
entretien propre i leur faire aimer davantage la 
Sainte Vierge er à leur inculquer une vie de Foi 
plus parfaire. Lors de la cérémonie des Enfants 
de R/larie, ces demoiselles reçoivent une médaille 
et un insigne. Iloccasion du mariage de l'une 
d'elles, une décordrion spéciale, très enviée, orne 
le chœur et l'autel de la Sainte Vierge. Le mariage 
d'une Enfant de  Marie donne aussi clroit à des 
ornemeIlts bleus, à des nappes en satiri bleu.. . et 
au tapis rouge! Pour bénéficier des avantages 
qu'apporte la congrégation des Enfants de Marie, 
une jeune fille doit assister à un minimum de six 
réunions mensueues au cours de l'année. 

Les Chevaliers de Colomb 
Ce mouvement s'occupe d ' eu-  
vres paroissiales. On l'a instauré 
à Saint-Raplzaël en  1952, avec 
l'objectg de contribuer au  bien- 
être de notre collectivité. II est 
peu cotinu, jusqu'à ce jour 

de 1988 où Pbillipe Asselin, aidé de concitoyens, 
décide d e  forider u n  conseil propre à Saint-  
Raphaël, en regroupant les paroissiens qui font 
partie d'autres conseils. Ils sont 18 membres, le 
nombre requis poiir fonder un conseil. La pre- 
mière réiinion se tienclra 5 la sacristie, en 1988. 
Le curé de I'kpoque, le Père Eugkne Côté, en 
devient le preniier aumônier. Les chartes pr0vj.n- 
ciale et fédérale sont obtenues en 1389, et le 
nouveau cotiseil devient officiel, étant reconnu 
comme organisme de charité par le conseil 
suprême sous le numéro 10083, district 113, 
région 04. Les quatre principes fondamentaux 
des Chevaliers de  Colomb sont : la charité, 
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cii 1 9 8  Ilcvant :AndrC 1-icriiis ct 1)rilicc I:ilircccjiic, ~Llwccl Aiitlct. alitw 
Réal Linbry, Jocclyn Gagnon et ht l i -6 Bouchard. Dt-rrièrc rliu : Nocl 
Grenicr. Ghislliln Gosselin et son niiiir, Eloisr Bouchard. h I'arriére : 
konard Fradeiie. Marcel GuiIlernette el Annï Iabfir. 

l'unjté, la fmternité et le patriotisme. Les raisons 
qui expliquent l'existence ct'iin tel rnou\anent 
dans une paroisse comme la notre se lisent 
comme suit : Azde aztx .fm?zilles déJ~wo~-isé~s, 
visite cks  n7a lades, pnnie~:~ de ATogl, cndrwzr.~ 
nt[-x e?@?zts .d I ' O C C G ~ S ~ O I Z  de :VoPI, nide oppop fée 
nzr curé lors d ~ s  cérémoizzes reIig?k~~ses, so~iLic;~, 
fi~zu~zcier à 10 Fabrique. a Enfui, rappelons aussi 
le dimanche-souvenir de nos dkfi~nts (c'est une 
cérémonie cle prjères au cimetière), qui a lieu en 
septembre. te reposoir cle la Fête-Dieu, le chemin 
de croix du Vendredi saint, l'illurninatiun de la 
croix du Bzttto,. la rénovation et l'entretien des 
çU~q croix de chemin, l'aide à la Inesse du pre- 
mier dimanche de chaque mois, entre autres 
acrivités de bénévolat que les Cl-ievaliers de 
Colomb consacrent à la cornmiinauté. 

Le Grand Chevalier, Pl-iilippe Asselin, est rem- -, 
plack en 1994 par Noël Grenier. Le rôle de ce r j i  

chevalier des temps modernes consiste a voir à 
la bonne marche du conseil. En cette année du 
millénaire, le conseil compte 102 membres et 
son aiiniônier est l'abbé Réal Landry. 

Les  Fiiies d'Isabelle 
Dans les a.nnées 1960, ce mouxremenc religieux 
comptait 70 dames d e  Saint-Raphaël faisant par- 
tie di1 cercle de Montmagny.Mn de se dispenser 
du trajet vers ta ville magnynioncoise pour les 
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rencontres, ori a établi rin nouveau cercle a Saint- 
R~pl~aël. Le 20 mai 1968, le Cercle Marie Noëlla 
est n t .  Des dames d'hrnagii et de Saint-Nérée s'y 
sont aussi jointes, si bien que de 70 membres, on 
est passé à 160. Le Cercle Marie Noëlla restera 
opérationnel durant quinze xns. Le nombre de 
membres a ensuite baissé radicalement, et ori a 
cessé les activités. A u j u u r d ' h i i i ;  3 j Filles 
d'rsabelie de la paroisse se sont ralliées au  cercle 
fondé à Saint-Charles, dont Jiilianna Gonthier? ex- 
régente honoraire pour la vie. 

La Garde paroissiale 
Fondée à Sainr-Raphaël en avril 1969, la Garde 
paroissiale résulte d e s  démarches de l 'abbé 
Isidore Pelletier. J I  avait parlé de cette idée à un 
concitoyen, Lauréat Remillard, en lui demandant 
de rechercher des gens qui voudraienr s'engager 
pour former une garde paroissiale. I a  génErositl 
d e s  pacoissjens a aussi Cte solliciree pour  
financer l'achat des uniformes. Des gens ont: 
même accepté de prkter de l'argent sans intérzt, 
pour pouvoir réaliser ce projet dans les plus 
brefs délais. Le rôle de la garde paroissiale est 
d'assurer l'ordre durant les offices rel igie~~u et 
sur le terrain de l'église. Les gardes seclieillent 
les offrandes, e t  ils sont porteurs lors des 
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services. La première équipe de notre Garde 
paroissiale était formée des personnes 
suivantes : buréat  Rémiilarc! (présidem), joseph 
Tanguiiy (vice-président),André Bolduc (secré- 
Caire), Lkandre Théberge (trésorier), Roméo 
Guillemette et Ernest Brisson (directeurs), ainsi 
qu'Égide Bouchard, Henr i  Mercier, Ernest 
Fradettc et Roger Raby. Cornnîe i l  allait de soi, 
I'abbk Pelletier a é t é  nommé auniôilier de la 
garde. En l'an 2000, la garde paroissiale compte 
onze membres. 

Les Brebis de Jésus 
Voici une voie d'évangélisation pour les enfants 
de sept: à douze ans, mise sur pied en avr i l  1985. 
Les Brebis de Jésus visent à faire vivre à l'enfant 
l'expérience de l 'an~our personnel du C h s r ,  le 
bon pasteur. Le coeur des rencontres est la procla- 
mation de la Parole de Dieu, suivie d'un partage 
er d'une expérience évangélique. Ce mouvement 
favorise l'é'veii de l'enfant aux merveilles de son 
baptême et I'attachernent à Jésus. II l'initie au 
dyrianiisme de 1.a Parole de Dieu et développe 
son appartenance à la grande familie de Dieu. Les 
rencontres ont lieu i toiis les quinze jours, er 
elles durent  environ 45 minutes. M 

Lr. nictnil~res dr la Gnrdc paroissiale. el1 2IH)O. Oevnnr . Relie Doiron. 
Laiircat IlGnliltard, Jean-l'irç9 Tliebcrpe. Fern~nd I.:$iulippr rt Claudc 
B n 5 s o n . A ~  cenirc :Andrtl hcmix. i.Copold Lemrliri et Rcnç Gonthicr h 
I'arriCrc Jacqu- Ruiiçliard,JYnic~ Roy çt Robert rndcnz. 

Plusieurs dizaines de jeunes filles natives de 
Saint-Raptiaël ont cl-iojsi de vouer leur vie a Dieu, 
en devenant religieiises dans diverses congrkga- 
tions. De même, plusieurs jeunes Raphaëllois ont 
privilégié la vje monasrique oii celle d e  la 
prêtrjse. Conime notre  paroisse compte 150 ans 
d'histoire, fi serait laborieux de  dresser la lisce d e  
tous les garçons et de toutes les filles cle Saint- 
Raphaël qui  ont choisi de consacrer leur vie à la 
religion. Limitons-nous à la mention de certajnes 
personnes qui se sont démarquées à l'extérieur 
des frontiéres de la municipalité. 

Jacques Bolduc 
Don1 Jacques Bolduc est, depuis 1.948, moine de 
l'abbaye de Saint-Benoit-du-hc. Pendanc vingc et 
un ans, il est le Prieur de  la communauté, c'est-a- 
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Born Jacqucs Bolduc, lnrsqu'il a prononcc srs vr r i ix .  à Saiiif-Rdj>lid.?l 

dire qu'il en est l'assistait siipérieur. Responsable 
de I'adriiiriisrration rnatkrielle de l'abbaye, il se 
préoccupe surtout de la gescion cle la fromagefie 
et de 13 recherche dc ressocirces pour les grands 
projets de construction. Durant plusieurs années, 
il est aussi le directeur spjritiiel des freres, pro- 
fesseur de rherilogie et conseiller monastique des 
Anlis de Saint-Benoît, une association de laïcs qui 
gravite autour  cle l'abbaye. Sa vie s'identifie h 
celle du monastère, cornnie il se plaît à le dire. 
Quand i l  était jeune, il voiilait devenir ingénieur, 
car son pere construisait des ponts.  Mais la 
recherclie de Dieu est devenue sa principale 
preoccupation. Même s'il n'est pas retourne à 
Saint-Raphaël tr2s souvent depuis cinquante ans, 
il demeure  rrès attaché à son patelin et il )I 

compte encore de nombreux amis. 

Armand Corriveau 
11 est né  le 26 juiri 191 1 a Saint-Francois d r  
Monrmagny, mais sa famille devient vire risi- 
dante de Saint-Raphaël. I l  considère d'ailleurs 
cette paroisse comme son viIlage natal. En 
juillet 1928, Arniand Corriveau est concierge h 

1'Archevécl-ié. En très peu de temps, il prend une 
grande place dans l'estime di1 cardinal et de ses 
proches coilaborateurs. Si bien qu 'en  1933, 
kIW Villeneuve décide de se l'adjoindre en qualité 
d e  camérier  laïc, charge d ' accompagner  
l'archevêque dans ses déplacements et de &u- 
rer dans les ckremonies. I I  est, dit-on, le seid laïc 
au Canada à être admis dans l'enceinte d'un con- 
clave, s'y étant trouvé présent i l'elecrion d e  
Pie XII ,  en 1939. En 1947, i l  reprerid sa fonction 
coutiimikre; soir celle de concierge à I'hrche- 
vêcl~é. Cependant, en 1965, s'ajoiire i sa t2clîe la 
charge cl'assistant secrétaire a la Ct~ancellerie. - 

,)Ci Piiis, en 1975, i l  est économe de  I'Arcl-ievCche de 
Québec. Décédé le 34 mars 197 5 ,  ses obsèques 
sont célébrées en l'église de Saint-Raplîaël. À 
l'Arcl-ievèclié, on dit que son départ  est ilne 
grande périe. Armand Corriveau a roujours ainîe 
se retremper dans sa chère campagne mphaël- 
loise. 

Damase et Dominique Gonthier 
Damase  et Dominique Gonthier sont frères. 
Leurs parents, Magloire Gonthier, forgeron, et 



Catherine Jolivet, vivent un certain temps à Saint- 
Gervais, mais ils emménagent tôt à Saint-Raphaël, 
où leurs enfants grandissent. Damase Gonthier 
est né en 1832. Après des études classiques au 
Séminaire de Québec,  il est ordonne prêtre 
en 1857. Entre autres responsabilités, il est pre- 
mier directeur au Collège de Lévis, d e  1860 
à 1864. Alors qu'il est cure de Sainte-Claire, il 
décède subi tement ,  en  novembre 1878, au 
moment où il achève de donner les dern ie rs  
sacremena à un malade. On dit que le malade en 
question a recouvré la santé ,  e t  est devenu 
religieux de l'ordre de Saint-Dominique. Le frère 
de Damase, Dominique Gonthier, esr né en 1853. 
Père dominicain, il est l 'un des fondateurs d e  
l'ordre des Dominicains au Canada,  œuvre a 
laquelle il se consacre aprks avoir accompli son 
noviciat en Frdnce. 11 a occupé notamment les 
charges de Supérieur er de vicaire provincial. 
Predicatei~ de grande renommée, il excelie dans 
les retraites ecclksiastiques er par ses écrits. J I  
é t a i t  connu sous le pseudonyme de  père  
Raphaël-Gervais, qui fait réference au lieu de sa 
naissance et a celui ou il a passé son enfance. 

Cyrille Labrecque 
Né en 1883, jl est le fils d'Alfred Labrecque er 
d'Octavie Doiron. 11 fair ses premières ktudes à 
Saint-Raphaël, auprès d'un maître d'école a la 
retnire,)oseph Edmond Le Roy. Il sera orctomé 
prêtre a Saint-Raphaël, par Mp L.-N. Begin.  Le car- 
dinal Villei~euve le nomme chanoine honoraire 
en 1933. Cyrille Labrecque est, entre autres, 
directeur cle la Semaine religieuse de Québec, 
de  1929 a 1955, ainsi que juge synodal et juge du 
Tribunal provincial des causes matrimoniales. 

($1 
En 1945, il fonde à Beauport, avec l'aide de Mère 
Julienne du Rosaire, l a  Congrégation des 
Dominicaines Missionnaires Adoratrices, qui est 
érigée canoniquement trois ans plus tard. 

Phiiomène Labrecque 
Sceiir Marie de la Chari té  (1852-1920), née 
Phdomene Labrecque, est la fondatrice de la pre- 
mière communauté dominicaine du Canada, soit 
la branche féminine, au Canada, de l'ordre des 
Dominicains. Pldomène appartient à la 7' géné- 
ration de Labrecque au Canada. Ses parents sont 

PlillniliCiie hliwcque, ir i irç  Maric: dc l a  (.li:iriri-. 
fnndalricc des Bominicainçs de laTrinité. 

Augustin Labrecque, ciiltivateur, et Sophie 
Gagnon, institutrice. Pluloniène est la huitième 
d'une famille de dix enfants, et la prenuère nais- 
sance inscrite dans les registres de la paroisse. La 
maison natate de Philomène esr aussi le site de la 
première école de Saint-Raphaël, ouver te  le 
12  mars  1854. Elle est située au  17, avenue 
Chanoine-Auder. 

Philomene Labrecque fréquente le couvent de 
Saint-François de Montmagny, que dirigent les 
religieuses de la Congrégation Notre-Dame. 
Apres le décès de son père, quand elle a treize 
ans (eiie a perdii sa mère à 3 ans), eiie va vivre 
chez sa marraine, Philomène Hince. Celle-ci a 
épousé Télesphore Audet dit Lapointe, de Saint- 
Rapl-iaël. Le père de Philomène Hince possède le 
seul moulin à scie de 1'eildroit.Avant d'entrer en 
religon, la jeune Philomène occupera quelques 
emplois. Ainsi, vers l'âge de 13-14 ans,  elle se 
place à l'emploi d'un marchand. Il y en a d e u  a 
Saint-Raphaël : celui de son employeur, Antoine 
Labrecque, époux d e  Marie Roy, marchand 
depuis 1858, le second apparrenant à Protais 
Desrosiers. 



C'est le 16 septembre 1887 qu'elle fonde h coni- 
munauté des Dominicaines de l'Enfant-Jésus 
(maintenant les Dominicaines de: la Trinité), au 
Séminaire de Québec. Sa biographe, Giselle 
Huot, dit : C'es! auec elle I'émergelzce, Io r6sï.u- 
rectio~7 des figld res q ~ ~ i  on / petdplé,, rro~rrri,  
re tzd~~.  pcissibl.~ le rêue ~ l o m i ~ z i c n i ~ ~  Sui, chair et 
espl-it en ceut? ferre qt.cébécoise et porfé bien loin 
oul?"eji.otztière er ozr 0-e-co~ztinent put- la szt il@, 
en Amér9qtse du St~c( eiz .4Jriqzbe er en Asls. 

Joseph Lacroix 
Joseph Lacroix, chanoine, est lié le 3 décem- 
bre 188 1, i Saint-Raphaël. I l  est ordonne prêtre 
en juiller: 1917. En 1931, il est directeur du Petit 
séminaire de Québec. En 1946, on le recrouve 
supérieur-fondateur d u  Séminaire de Saint- 
Georges. 

Rolland Picard 
Né  à Saint-Raphaël en février 1932, il est le fils 
d'dberr Picard et de Desneiges Lemieux. II est 
ordonné prêtre en juin 1957 par MG' Bruno 
Desrochers. Après plusieurs ;innées consacrées à 
l'enseignement, I'abbk Picard occupe le poste de 
curé  de  Sainr-François-Xavier de  Rivjère- 
du-Loiip, de 1972 à 1982. N o m e  cl~anoine titu- 
laire en 1977, il devielit, en 1984, chancelier et 
vicaire général du diocesc de Sai.nte-Anne-de-la- 
Pocatiere. 11 est le plus proche collaborateur de 
l'évêque. En 1986, on le nomnie juge du Tribunal 
ecclésjastiqiie de Québec. Le chanoine Picard est 
décéde à 67 ans, el? janvier 1999. Ses fui-iSimi.Ues, 
à la catliédrale de La Pocatikre, se sont déroutées 
en présence de nombreux n-ionseigneurs et de 
centaines de gens, clont bea-ucoup de prêtres. 

Ghislain Remülard 
Les vocations religieuses se font rares de nos 
jours, et elles méritent d'ètre st~iilignées. C'est le 
cas de Ghislain Rémillard, ordonne prêtre i l  y a 
trois ans, à l'âge de 4.2 ans. Né à Saint-Raphaël 
le 13 mars 1955, il est IL fils de Jules Remillard et 
de Gilberte Beaucloin. II fait ses études primaires 
A Saint-Raphaël et termine son secondaire a 
l'école Cl-iampagnat, piiis a la Polyvalente de 
Lévis.  Les années passent, puis Ghyslain 
entreprend un chernii~ement vocationnel au 

( j : ! ~ + l . i ~ ~ ~  X~m111~1rd. 
le jour dr sort cirJii~:iiion. le 21 juin 1997 

Grand Séminaire de Qiiébec. 11 y obtient un bac- 
calauréat eil Théologie, qu'il fait suivre d'un cer- 
cifrcat d'énides collégiales en Pédagogie. Gtiislain 
Rémillard travaille ensuite sur la Côte-Nord et en 
~oi ivel le-Écosse.  11 retourne aiix 6 tudes  ec 
obcjen t une maîtrise en Sciences missionnaires. 
En 1997, il fait son stage pastonl a Grand-Sault, 
et est ordonné  prètre e n  la Cathédrale 
Immaculée-Conception d'Edmiinston, a u  
Naiiveau-Bninswick. Le nouvel abbé retournera 
aux études, en spiritualité, afin d'acquérir une 
formation d'accompagnateur spiritiiel. Membre 
de l'association des accompagnateurs spjrituels 
ignatiens, il muvrt. présentement 1 Eclrniinsron, IR 
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AU SERVICE DE SAINT-RAPHAËL i 

Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel-Secours 
La jeune cotnmunauté des Seiirs de  Notre-Dame c i  i 
du Perpétuel-Secoiirs compte 3 peine trois ans 
d'existence, quand l'abbé J. Onésime Brocisseau, 
s o n  fondateur, accède a la de r i l a~ ide  d e  l a  
Commission scolaire cle Saint-Kaphaël de lui 
envoyer des religieuses pour prendre la direc- 
tion de l'école modèle de la paroisse. De son 
côté, Mer, Sc-Bernard, fondatrice et supérieure 
generale, n'hésite p2.s a ciéleg'iier pour cette mis- 
sion deux religieuses qu'elle croit les pius aptes 
à remplir cerre fonction. Aii  marin d u  
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28 aoii t 1895, Mère St-Bernard reconduit elle- 
meme sœur St-Ignace-de Loyola et s e u r  St-Louis- 
de Goruague à ce nouveau lieu d'apostolat. EUes 
prendront en charge les 144 élèves inscrits 
cette école. 

Aii coiirs des neuf années passées au village, la 
petite communauté est fortement éprouvée dii 
côté  de  la santé, ce qui nécessite plusieurs 
changements au  niveau di1 personnel. 

Le 1G ocrobre 1896, Mère St-Bernÿrd visite ses 
sceiirs. Eiic note dans son rapport : L e.s gge77s de 
St-Knphad solrtr gertkils et géne?-e~iq ka pluparr 
son, remplis de polilesse et de hienueiliu~zce d 
l'égard d~ nos SGUTS. lf k 26 decetnbre 1901, eue 
note encore : Abs rnisst'onnal'?-es de St-R~q~hnëil 
snlzl I i A s  bien logées dms leur Coi~z~e?zl n.m$ JJ 

Forts de leur bonne réputation, les gens de Saint- 
Raphaël s'enhardissent jusqu'à manifester leur 
désir de choisir )) leurs religieiises enseignantes. 

Le fondateur répond à cette demande iriusitée 
. . .qzte les ciLqye?zs de St-Rapbnë/ s'krat.1.~ ,-non- 

I r s  gentils et généretix porrr nos ~ Z . I V Y P S  mis- 
sio~tncrires, il JnJlclil leut- accorder cc qtt 'ils 01.21 

demclnclé, pou?- ce qui conceme Ies con.dlrions 
de I'e~~gage~ne~at. Malgré cette bonne relation, 
avec les années, cewaines difficultés surgissent, 
particulièrement au sujet  des honoraires. 
En 1904, la comniunauti retire ses religieuses. 

Cinquante-quatre ans plus tard, la Congrégation 
des Soeurs de Notre-Dame du Perpéruel-Secours 
a de nouveau rendez-vous avec les gens de Sainr- 
Kaphaël. A la demande de Lionel Aiidet, elles 
prennent e1.i charge un nouveau << petit >, foyer 
pour personnes âgées, qu i  s'oiivre dans cetre 
paroisse. Mais l'heure est au  regroupement dans 
les grands centres d'hébergement. La corigréga- 
tion a pliisieiirs maisons à soutenir. Cornnie le 
personnel se bit mre; et pour cette seule raison, 
le conseil général rappelle ses sœurs du Foyer cle 
Sainc-Raphaël, en 1962. 
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Sœurs de la Charité de Saint-Louis 
Ce 10 septembre 1906, Saint-Raphaël acciieille 
pour la première fois qiiatre religieuses de cette 
cong~.i.garion. Croyez-le ou non,  elles avaient 
manque le train à Québec! C'est donc avec iin 
retard cle quelques heiires qu'elles arriveront. 
Nous les troiivons présentes auprès des enfants, 
dans leur mission d'éducatrices. Dans les pre- 
miers temps, ces religieuses enseignantes se 
partagent le groupe de 130 élèves. Dans la mai- 
son d'école; soit l'ancien coiivenr, des lampes 
sont placées dans chacune des classes, de sorte 
que lorsque l'obscurité tombe, on peut conri- 
nuer à travailler. Les se-urs de la Charité de Saint- 
Loiiis vierinent ainsi prendre la releve des  
religieuses de Notre-Dame du Perpétuel-Secours. 

Les m u r s  de Ia Charité de Saint-Louis oeuvrent à 
Saint-Raphaël dans l'enseignement pendant près 
d'un siècle, soir jusqu'en juin 1999. 

Smurs Servantes du Saint-Cœur de Marie 

?-- 
Elles auront passé 35 ans 
parmi les Haphaëllois. 

Sœurs Servantes 
C'est le le' octobre 1965 

d u s n t n t - c e u r d e ~ a r i e  que  le maire,  Jo seph  
Albert, accueille deiix 
premières sœur s  
Servantes du  Saint-Çmur 

de Marie. Leur contribution avait été demandée 
pour assurer, au Foyer de Saint-Raphaël, Ie rem- 
placement des seurs du Perpétiiel-Secours, qui 
avaient qu i t t é  la paroisse en 1962. Quelque 
trente sœurs Servantes du Saint-Ceur de Marie 
se sont engagées généreusement au service de 
notre  paroisse. Les scrurs on t  collabore d e  
diverses façons : soins infiriniers, pastorale des 
malades, ent re t ien  ménager,  buander ie . .  . 1.i 
compter de mars 1966 jusqu 'à  juin 1980, les 
sœurs  occupent une  section d u  Foyer. Elles 
emménagent ensuite dans une résidence privée. 
1,'hiscoire de cette congrégation a pris fi i l  en jiiil- 
let 2000, avec le départ définitif des s au r s  de la 
paroisse. Elles gardent le souvenir dc moments 
forts vécus a Saint-Raphaël! au sein de la vie corn- 
munautaire et ecclésiale. @! 

La confession 
Le confessionnal est u n  isoloir ou le prêtre 
entend la confession des péchés véniels et mor- 
tels d e  ses ouailles. Au temps jadis, tous les 
quinze jours, on doit se confesser. Sinon, le cilré 
refiisera que l'on con~rnunie en  raison de notre 
K impuret6 8 .  Les gens qui prétendent alors ne 
pas avoir coinmis de faute. . . doivent recon fesser 
de vie~tv péchés pour avoir l'absolution et ainsi, 
pouvoir conmunier! A Noël, les gens des rangs 
arrivent vers 19 h pour la confession et, souvent, 
ressortent vers 21 11 30 - 22 I I ,  au terme d'une 
longue soirée a attendre son toiir. En 192j ,  on 
note que le paroissieri s'accusant d'avoir dansé, 
mais n'ayant pas la ferme résolution de ne pliis 
recommencer, r ~ c -  reqoic pas l'absolution! 

Les indulgences plénières 
L'indulgence plénière est la rimission pleine et 
entière de toutes les peines dues au  péché. Pour 
ramasser des indulgences, les gens entrent par 
une porte de l'église, récitent iin Pfiter, un ALI@ 
khrin et un Gloire soit nu PSI-P. ressortent par 
l ' au t re  p o r t e . .  . et recomnlencent  le nierne 
mankge afin d'amasser le pliis d'indulge~ices pos- 
sible pour les imes des cléfurits, afin qu'ils aillent 



d e m i  h malsoli d'rilptiondor Beaulieu 

plus vite au Ciel. Pourqiioi entrer dans l'église 
par des portes differentes? Voici une explication 
fournie par des paroissiens. En ville, il. y a 
plusieurs églrses dans uii périmètre relativement 
réduit. Les citadins peuvent donc faire  une 
« tournée d'indulgences i ) ,  visitant les lieux de 
culte à tour de rôle pour multiplier les indul- 
gences. Un peu pour les imiter, à la campagne, là 
où une seule église trône dans un large rdyon, les 
fidèles y entrent en empruntalit une porte dif- 
férente chaque fois, de manière à imiter, e n  
quelque sorte, le changement de Lieu de culte. 

Le baptême d'un enfant 
Au début du 2 0 ~  siècle, il est obligatoire d'aimon- 
cer publiquement chaq~ie i~aissance, à la criée. 
Tel qiie prescrit par l'évêque, le baptême doit se 
célébrer le jour niême de la naissance. Se retrou- 
vent devant les fonds baptismaux : le père, ses 
enfants en 2ge de venjr à l'église, le parrain, la 
marraine, la porteuse et le nouveau-né. On com- 
prend que la maman, venant tout juste d'ac- 
coucher, demeure à la maison. Le père ne 

' j4 manque pas de laisser une aumône à la sortie, 
pendan t  q u e  le parrain annonce  l 'heureux 
kvknement, en faisant sonner les cloches. 

ïa bénédiction du jour de l'an 
Très tôt le matin, les famiiles convergent vers la 
maison paternelle. Toutes anticipent un n-iornent 
important de l'année, celui où le fils aîné 
demande, au nom de la famille, la bénédiction 
paternelle. La famille s'agenouille devant le père. 
Puis cc dernier Erend les mains au-dessus de la 

tête de ses enfants, et il demande a Dieu de les 
bénir tous.Après la bénedictioii, on se met en 
route pour l'église afin d'assister à l'office 
religieux. Les réjouissances peuvent ensuite 
commencer! 

Le Carême 
Le Carême est une  période de privation de 
40 ]ours, qui précède Pâques, et qui commence 
avec le Mercredi des Cendres. Les gens devaient 
s'assurer que le repas principal, cetlu du midi, ne 
soit pas plus (( lourd » que Ie déjeuner et le 
souper rkiinis. Et  évidemment, on ne pouvait 
boire que de l'eau entre les repas. Pas de petit 
remontant! Le  temps était à la reflexion et aux 
pénitences. Cependant, au milieu d u  Carême 
(donc, à la mi-carême), iI y avait un retnps de 
relâchement des privations. Les bonnes gens se 
déguisaient et visitaient la parenté et les voisins, 
avec l'objectif de ne pas se faire reconnaître et, 
plaisir ultime, d e  faire p e u r  à leurs  hôtes! 
Comme c'est une période où l'on ne refuse pas 
le p'tit remontant », certains terminent leur 
tournée sur les géiloux.. . EiiFin, le samedi saint 
s ' a m è n e .  Nous  sommes juste à la veille de 
Psques, et le Carême prendra ftn à midi. Les gens 
attendent que les cloches aient sonné midi pour, 
ouf!, mettre fin au  Carême, et se delecter des 
produits de l'&able q~ii arrivent à bon point, en 
cette période de l'année. 

Fête de Noël 
Vers 1875, la fête de Noël est d'abord un événe- 
m e n t  spirituel. Quelque temps avant Noël, 



ctiaquc maisonnée contrilwe a la fabrication de 
charidelles, qui sement a éclairer l'église lors de 
la messe de minuit. Au fait, les enfants ne sont 
pas admis à cette messe. II f au t  avoir  plus de 
15 ans pour y assister. À minuit, le curé entonne 
les prières liturgiques, puis s'élève dans la nef le 
Minuic Chrétiens, interprété par ta plus belle 
voix masculine d e  la paroisse. Le Minuit 
Chrétiens n'a toutefois pas eu toujours boilrie 
presse. En 1933, poiir le premier Noël que le 
curé Josep1.i Destroismaisons passera à Saint- 
Raphaël, il interdira le Minuit Chrétiens dans 
l'église, qu'il considère comme un chant pro- 
fane. Ce cantique n'a pas été rechanté depuis, 
lors des messes de miniiit subséquentes. 

Après la messe de minuit se succèdent la messe 
de l'aurore puis celle du  jour. Toutes trois sont 
obligatoires en 1875. Mais qiielque cinquante ans 
plus tard, les fidèles assisteront i la messe de 
minuit er à celle de l'aurore, qui sont prononcées 
en continu . . .  puis iront dormir (sur leurs deux 
areiltes), confiants d'avoir accompli toutes leurs 
dévotions. À Saint-Raphaël, la rnocle des crèches 
vivarites, c'est-a-dire mertanr en scène de vraies 
familles, a commencé  le 25 décembre 1976. 
Emmanuel Roy, né le 8 décembre, y incarne 
Jésus. Ses parents sonr Raymond et Jeannine Roy. 

Souvenirs de Jeannine Roy, née en 1940 
À Noël, nous partions, presque tous les gens du 
rang, en carriole, au son des grelots, vers tes 
18 h 30 - 19 h, pour aller b conJ~'5se. La sacristie 
était tellement bondée que  1'011 pouvait 
r a r e m e n t  en ressortir avant 22  11. On allait 
ensuite chez nos grands-parerirs, où u n  oncle 
inst,allait le sapin de Noël, ce qui noiis krnerveil- 
lait, noiis, les jeunes. II n'y avait pas de réveillon. 
Le matin de Noël, nous recevions une pomme, 
uile orange er quelques bonbons. La fête com- 
mençait le soir de Noël jusqu'au jour des Rois (le 
6 janvier).Tour a tour, nous visitions les oncles et 
les tantes, q u i  nous  accueillaient avec d e  
merveilleux repas. On jouait aux cartes, on dan- 
sait.. . Le jour de l'an, on amenait nos petits 
frères ct scieurs pour voir l'Enfant Jésus dans la 
crèdle, à l'église. 

p~-~ 

Un peu plus tard, le Carêrne arrivait, avec ses pri- 
vations. À la maison, te jour du  Vendredi saint, on 
ne parlait pas de midi à 15 h. Mais quand Paques 
arrivait, c'Etait la fêre 5 sucre! On mangeait de la 
tire en abondance. 

À la Saint-Marc, le 25 avnl, on allait a l'église faire 
bénir des grains poiir milanger avec les notres, 
afin que tolites les semences soient bénites. Puis 
vei~ait le mois de mai, avec IL début de la récita 
cion du chapelet aux croix dc chemi~i. D'autres 
belles fêtes estivales : la grande procession de la 
FLte-Dieu, avec ses jolis reposoirs; la fête du Çacre- 
Cœur, avec de lumineux flambeaux en soirée. 

Tous les soirs, c'etait le chapelet en famiile que 
t'on récitait. Plus tard, on l'entendra à la radio. 
Par ailleurs, pour être sGrs d'être sauvés, on pou- 
vait faire des neuvaines. Pour ce faire, on allait à 
la messe et communiait au cours de  neuf pre- 
miers vendredis du mois conséciitifs. 11 fallait 
absolument que  ce soit ctinséciitif, tempête 
d'hiver ou pas. 

Je me rappelle que l'on etrennair les vêtements 
neiifs au gré des fétes religieuses. A Noël, c'était 
le manteau d'hiver. À Pâques, le manteau d'été et 
le chapeau de paiiie. Qii'il fasse alors cl~aud ou 
froid, on portait un châle pour ailer i l'église en 
voiture à cheval. La processiori de la. Fétti-Dieu, 
en juin, ramenait les robes d'été et les souliers 
blancs. W 

Le 25 dCr.c.iiibre 1976, unc premiCre creclic. vi\aiitt- :i<erncritc la messr 
de miniiit. Riplonrl itoy rn Josrplz, Jeniiiiirir Roy est hl;uir. ct Icur fils 
Einrnanuel est Jesus. Lcs anges sont Nancy Gonthier. Josrr Coniliicr. 
Chnnt.de ROY. Céline Roy.  Karinr Br:iudoin ci  Fr~nci.;ç;i Couriire 
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Ln vie seola ire el néltllrelle 

La eudlwre à &in!-Raphaël e.sl bien, z;i:~:nnte, e! s 'exip.rimc de diz!erses fi7.co.il.s : yei.irtl,~?~e, 

é ~ i ~ i t w ~ ~ e ,  ~ n t ~ s ' i ~ z ~ ,  a?'! isn na).. . Nobre cw.llzc?-e, c 'est au,ssi celle des con Les el des Iegendes, 
021-i se brariswl.elten l pa~f io i s  d Une gércé~-ulion ti 1 'aut 1.e. I*Lle 17ih.i.e aussi ci uec n 0,s 
î?ioborr mtIIx ef n,os ch.arisonniers, qui li.crenl à leur man.iéi-e les mis A~es el! les p a f i d e u ~ s  

de not rc coiri de pngs ! 0 I z  ne peul a border ln c ullwre ija n s fkhae Ipé f ëren ce u 1 k o l e ,  ce I.i.s.u 

u,niqu~ où jeunes garwns el filles reco.i.ven.t le.$ cortriuist~anc:es gu,i leur serviront taule 

leu?. .r;ie. Transportons-now d 'abord s m ~  les l iu~c.s d kole  raplzaëllois, avclnl de ,~cxl.~ler da 

vie cublurelle. 

- , 
ÉI&s d:idticnnc Rab?, mseigrranre à récole de rang du Sauli, durant I'annk scolaire 194849. I n  raop?e ~e Yves Ladamme. Bentard langlois. Claude (lînrn. 
Fr~npoiw hrhour, Chidette Ththp, Lucille Caron. .Ahna Brisson, Benoîl IAammri ei Won Langtois. ?' rdngée : Marie-Cl* Th&rge. irilude Brisson. Paul- 

hrhur, hffen Qmn, André Boidiic, Bqer h ~ l n i s  ff Aimé Brisson. y rang& : I t h ?  L?n@ois, LisErte &,!duc, Denise :trhour, C&,liünc I'h&rg? Fiicine 
Arlniur, Th6rhe bmn, Lilrprte Lmgiois a Cléirimr Arbour. 4' m g E e  : driennt b. instinmire. 



nie scolaire 

L'enseigne;rttmt 
s'organise 

La paroisse naissante 
d e  Saint-Raphaël doit 
s 'organiser aussitôt 

que passible pour dispenser les services sco- 
laires auprès de sa jeunesse. Comme dans bien 
des localités; on favorisera l'instruction élernen- 
taire, dii moins durant les premières années. 
Compte tenu de la rareté de l'argent et des 
infrastructures manquantes, les premières classes 
voient le jour dans des niaisons privées. Au fil du 
temps, avec la popularion sans cesse gcandis- 
sante, on constniir~ une école dans chaque rang. 

La toute première école de Saint-Raphaël a 
ouvert ses portes le 12 mars 1854, dans  la 
demeure d'Augustin Labrecque et de  Sophie 
Gagrion. Cette maison est sise au  17, avenue 
Chanoine-Audet. La première insritutrice à y 
avoir enseigné est madenmiselle Georgiana Roy. 
On  appelle alors cet te  classe l 'école d u  
failbourg, de même que les autres classes amé- 
nagées dans des résidences d u  village. 
(( Faubourg )) est un terme familier qui désigne le 
village. 

L'aventure commence le 5 février, jour d 'une 
assemblée des coinmissaires, qui en taraent une 
ébauche sur l'élaboratjon d'écoles de rangs, sous 
la présidence de Louis Morin. Lors de cette 
assemblée, on détermine les premiers arrondisse- 
ments scolaires. Ainsi, l'arrondissement numéro 
un comprend les 5" et 6' Rangs de Saint-Michel 
(le j e  Rang et le Bras), l'arrondissement numéro 
deux (ou de l'église) qualifie le village et l'ar- 
roi~dissernent n u m é r o  trois est dédié c au 
/roisième r a ~ z g  cr.cIuena~zt de S t - G ~ ? . ~ i d l  zs # .  

D'autres arrondissements s'ajouteront avec le 
temps. Les classes et I L S  écoles, quant à elles, 
sont numérotées. 

Pour la toute première année scolaire à Saint- 
Raphaël, celle de 1854-55, il y a quatre classes, 
soit l'école du faubourg et trois écoles de rang. 
Ensemble, elles accueillent u n  g roupe  d e  
167 élèves, âges de 5 à 16 ans. Mais voyons, rang 
par rang, l'évolution des milieux scolaires. 

1" Rang 
Le 21 octobre 1854, une classe s'ouvre dans la 
résidence de Fmnçois Labrecque. Mademoiselle l;!ï 
Agnès Bélanger est la première institutrice. C'est 
en 1862 que 1'011 construit un  batimenc pour 
loger l'école. Les travaux sont confies à Jean 
Lacroix. Ce bitiment sera reconstruit en 1901, 
travail dont se chargera Alphonse Jolin. Puis,  
en 1954, une école moderne a deux classes .rien- 
dra remplacer l'autre. Son aménagement est 
octroyé par  contrat  à Atidrk Lemieux et à 
hmand  Létourneau. 

L'année 1854 est aussi placée sous le signe d e  
l'ouverture de premières clzsscs dans les rangs. 



2 Rang 
Le Rang peut s'enorguedlir d'avoir abrité la 
toute preniière classe de rang de Saint-Raphaël, 
ouverte le 27 août 1854. Elle se tient dans la mai- 
son d'Hubert Henry;Agnès Boulet y est l'insti- 
tutrice. En janvier 1855, la classe déménage dans 
la résidence de Pierre Audet dit bpointe. L'école 
proprenient dite sera bâtie en 1895. Toutefois, 
en 1949, un incendie la détruit. EUe sera recons- 
truite selon un plan plus moderne, en 1350, par 
Ernesc Breron et Paul Labrecque. 

3 Rang 
En août lS60, on ouvre une classe dans le nord- 
est de cc rang, dans la maison de Nazaire Blain. 
Enfin, le 6 janvier 1869, les commissaires déci- 
dent de construire une école. sur la terre de 
Cyrille Tliibault. Certe école sen  rebâtie en 1896, 
sur la terre de François Roy. La construction 
d 'une autre [riaison d'école avait été consentie 
en  août  1887, pour le 3ç Rang et  la Petite 
Troisième. Eile est connue sous le nom d'école 
numkro sept. Les commissaires avaient décidé 
d'accorder cette école des suites de l'annexion à 
Saint-Nérée d'une partie de ce secteur. 

(- %, 
de Théophile Morin. Enrre temps, en 1882? une 
partie du  5 e  Rang est annexée à Saint-Charles, 
puis retournée a Saint-Raphaël, en 189 1. Étant 
doililé ce contexte, on souhaite l'établissement 
de deux maisons d'école dans le rang. La pre- 
mière requête en ce sens  remonte à dkcem- 
bre 1898, mais ce n'est qu'en 191 3 que la cons- 
truction d'une seconde école est approuvée. On 
l 'érigera su r  u n  ter ra in  donné p a r  Josepl-i 
Botiffard. 

Intérieur de l'école de miig du $41, iliir.trii  I':mni~ a~ol.urcl94l+, 
Jmne-AlinCe nemani enaigne i 26 filha, de la 1" i b 7* an&. 

Ra~zg du SazcGt 
En 1855, une classe est organisée dans la demeure 
de Louis Lemieux. L'école sera constriiite 
en  1857, sur un temin cédé par Michel Bernard. 
En août 1889, on octroie à Georges Bélanger des 
travaux de réparasion à l'école, pour le prix de  
178 $. Le commissaire Elzear Leclerc a la respon- 
sabilité de superviser ces travaux. 

P .  
) ( I L L .  tk, elt , ts  de L, ~ e n ~ e  c t o i ~  cil. Y l < . t ~ ~ q .  t,,~ I s i+ \  1 1r\.ti11 , livn< Ito, I<or~r l\t,rn,i~-d, 

F r  I o  1 L I .  r i  I I I I  i R I ,  I I  y v i n  o .  Rang du Gravier 
l u  cenlre : O m . ;  Rem:ud, Lionel Rny, ,ris , I C ~ ,  'T'WIC (hgncjn, 
ri li'@l~ Boucher. fi hnkre  : ,UhrI Roy, A l h  Kkriiill;ird. Mme-Jiycnnc I:rddi'((e, 4nneIrc En 860i même que Ouvre une pre- 

mière classe au 3 e  Rang, on fait de même pour 
une autre sinike de l'autre côté de la rivière, qui 
desservira les concessioils Sainte-Marguerite, 

P Rang Silinte-Marianne et Sainte-Louise. Sjrnon Arbour 
L'ouverture d'une classe y a lieu en 1854. On fournjt le local et une fille de Nazaire Roy est 
engage Elizabeth Chabot ,  épouse d'Olivier nommée institutrice. Le 6 janvier 1869, une autre 
Morin, comme institutrice. En 1856, la classe se classe est accordée daris Le rang du Gravier, pour 
tierit chez Frédéric Laverdière, avant que la mai- la coricession Sainte-Marianne uniquement. Elle 
son d'école voit le jour, en 1901, sous les soins se tient chez dame veuve Joseph Boutin. Puis, 



en 1891, les cornnzissaires achètent une maison 
d'Irénée Roy, de la concession Sainte-Louise, 
pour y construi.re une maison d'école. Elle sem 
reconstruite en 19 12 ,  s u r  la  propriété de 
Tl-iéophile Arbour. Comme la population 
s 'agrandit et qu 'avec le temps, le bâtiment 
devient  vétuste, on  remplacera cerrr- école 
e n  1954, par u n e  école jumelée érigée p a r  
Kosajre hbrecque et Maurice Gonthier. 

Di:i,,i ~ i . i : ~ ~ i i s  d'4colc au Cr.iiiïi i:& !te saiichc .i Lti. CI igw ui 1912 
Qllc dc droitc, une kole jurnel?~, rempl~cit. rn 195 1. 

Rawg Sainte-Cat berine 
Le 3 février 1889, à la demande des con- 
tribuables de la concession Sainte-Agathe 
(aujourd'hui Tadoussac), une classe s'ouvre sous 
la direction de mademoiselle Léontine Lemieiui. 
E n  1892, u n e  partie de Sajnt-Franqois d e  
Montrnagny est anriexee à la concession Sainte- 
Catherine. Afin de desservir cette populatioti, 
on açtiètem une maison pour la  tenue de  l'école, 
en 1893. Eue sera rebâtie en 1904 par Narcisse 
Cadrin. 

Nn.fssnncc. de l'école modèle 
À leurs débuts, les paroisses seules avaient Ia 
charge des débours& poirr l'éducation. LCS gori- 
vernements n'accordaient pas de subventions 
pour la constniction d'écoles, ni pour t'eritrerjen 
des Leilx er les salaires des iristirutrices. Les con- 
tribuables etaient imposés clans leur arrondisse- 
ment selon les dépenses effectuées, en se basarir 
sur le rôle d'évaluation d e  leurs propriktés. 
Pendant un certain temps, les parents cotiseront 
sur une base volor-itaire. Plus tard, le taux de 

cotisation deviendra uniforme pour toute la muni- 
cipalité scolaire de la paroisse de Saint-bphaël. 

À une assemblée des commissaires, tenue le 
3 août 1859, une résolution de la Fabriclue sti- 
pule que l'on donne un eniplacement siir le ter- 
rab1 appartenant à la Fabrique de Saint-Raphaël 
pour y construire une nouvelle école. Le ternin 
s'Stend de l'entrée du cimetière nord, prks de 
l'église, et se borne 5 la barrière di1 deiixi&rne 
cimerière. Les commissaires aclietent donc 
cl'~douard Doiron une maisoii que l'on derné- 
nagera sur ce terrain. Dix a n s  plus tard, e n  
juillet 1869, on ouvre une école modèle à partir 
de cette même maison agrandie, siir le même 
emplacement. L'école modèle sert à dispenser 
l'enseignement qui conduit à l'obtention d'iin 
diplôme pour les fcirurs enseignants. À l'époque, 
l 'école modèle accueille garçons e t  filIes. 
Soulignons que le premier couverir d e  Saint-  
Raphaël, aujourd'hui démoli, s'élèvera sur  le 
mème emplacemeilt, plus tard dans notre ]lis- 
toire. 

En 1862, la population recensée s'élève a 
1 800 personnes. Les écoles de Saint-Raphaël dis- 
pensent leur savoir à 122 garçons et à 144 Filles. 

fnstitzitm'ce : un métier dcflicik 

Les institutrices sont engagees par les commis- 
saires d 'école et sont liées par un  contrat 
qu'elles signent chez le secretajre-trésorier. Les 
conditions d'engagement sont particulièrement 
sévères. Voyons cette clause d u  contrat signé 
entre les commissaires, le 22 novembre 1874, ec 
d a m e  Délima Gosselin, épouse d e  Charles 71 

Bisson, engagée pour l'école riuméro sept, au 
3. Rang. 11 II est cnte7zdr.i que le muri de cinn?.e 
Délinln Gosselin I Z : U I ~ Y G I  pas le c/roir cle ?+,side?- 
daus In mcriso~z d'écoie pendant 1'1~e1,~r.e des 
cjasses. II atr rn Ie d?.oi/ er acc6.~ Li la 177.n7:~on d.6- 
co ls  sezllsnae~at ciunnt et nprBs l 'hef., t .e des 
classes. a 

Voici des extraits du contrat portant sur I'en- 
gagement conInle titulaire de  Paniéla Pare ,  



~!I I  li)i,;. tivr;iri~?rk lkil~j (1ii~iLi111v 1 IICI~~II GX~IIOII !. 16 ;IR>, 

vjcnl de rc.ct7orr son dilil6rnr d'~nsrit~.rianic. 

en 1884, à l'école modèle : 
Ln c l l f ~  i~zstiti.~frice s'oblige à remplir les 

c k a r g ~ s  er conditiolzs s u i v ~ z ~ ~ t e s  ~3 sal:oir : 
surveiller. Ies enfinfi fr6quentm1.t 6 gcole lnnt en 
classe qtc'elz clehors de  ln cl~lsso é?! mnr qu 'ils 
sont s0zf.s sa. uzie: euseiglzer les matières 
indiqtc6es par lu loi er les r$gle.i.nen.rts élnblis et 
.iae se sewir que des livres ~li~nseig~~enze~zf et de 
lectzrre nz~torisés pn7- le conseil de / ~II?S?~L"LLCÎ~OIZ 
p~sbliqihe et ses comités; C.. .) Gnrder avec soi77 

/es cahiers des ééIBl~es daris le c0Sfi.e ou ur?no.irs 
desti~te it cet objet, ne jun~a i s  se servir des 
Gippciriemmis ail se f0ri.t /es classes POZA I' ue.Lcun 
nu! re objet qzle I 'e~k~~ig~.e;~zelat ,  sans une p e ~  
m.ission spécia be  di.^ p~ésiden/ L ~ S  conz.n.l issu iresj 

,.> ;,.e recevoir dnns les appa??ePneizfs ddcsN~zks aux 
( -  

&!eues de / ' ~ C O I ~  perr dan! In durée des classes. 
que les persojzrzes g ~ i i  O Y L ~  droit de i~isiler. /'école; 
sl ~ Z L I / / ~ S  atrrl-es. 

EEIe doif  otîserve~ les règles d'une discipli'ue 
s@v&e dans et pendal~r 11i1 d ~ ~ r é e  de 6 ëcole, naais 
ne . fci ire uscge L/P PLI 1zi1 ~ O I Z S  co porelles qz.~'uvec 
In plzts grande discrPfion et dn~zs  les cas 
exb&n.es sezt kmen t . 

Se fe.izir foz~jou.75 mise propre?7?.el?& sr ct'on~zer le 
boti an-emnpje sous ce rappm? d~ Ifl propreté el 
sn~ioir-uiure, i*eceuo.ir* les parents des élèves et 
 LIS le'; i~isileun d'ecole auec respect el poliresse;. 
(. . .) tenir 1.a maison d'école en bon 01-dre: e;/r 

un. mor )-ejnpLi.r tous les devoir-s d'une bomze 
inslitzl h"ie. 
(Source : Registres de la Conunission scolaire de 
Saint-Raphaël, 1873-1 899) 

Jusqu'ici, les commissaires, d ' u n  c o m m u n  
accord, choisissent routes les institutrices. Mais 
le 2 juillet 1876, oii tient iine assemblée des 
commissaires d'école de Ia municipaliré scolaire 
de  la paroisse, à laqiielle sonr présents Pierre 
B o u t i n ,  président, Prudent  Lacroix, Michel 
Bernard, Hippolyte Langlois et  Joseph 
Carbonneau.  I l  y est  proposé par  Pruderit 
Lacroix, secondé par Hippolyte Langlois, que 
chaque commissaire d'école engage chacun leur 
maîtresse d ' i c o l e  dans  leur arrondissement 
respectif, avec les meilleleures épargries possibles 
suivarit ce qui est entendu entre eux. II faudra 
réviser cette politique en 1897, afin de s'assurer 
qu'à l'avenir, les cornniissaires fassent approuver 
leurs choix par l'ensemble des commissaires. Il y 
avait probablement un brin de favoritisme.. . 

Les commissaires d'kcole sont élus p a r  les 
paroissiens ayant le droit de vote. En voici Lin 

exemple. Le 8 jiiillet 1876, un avis public est 
[tonné qu 'une  assemblée publique des con- 
tribuables et liabitants de 1a municipalité qui ont 
droit de vote se tiendra sur la place publique de 
l'kglise, pour élire deux nouveaux commissaires. 
Cet avis est affiché sur la rribune des prieurs, 
près de  l'église, avant la messe, et une autre 
copie sera dispoiiiblc au bureau du secréraire- 
trésorier, huit jours précédant l'élection, qui se 
deroulera le 14 juiiier 1876. Les avis publics don- 
nés aux électeurs de la municipalité sont présen- 
tés conformément aux dispositions de I'AcEe 
~nunicpnl d ~ i  Bm-Cm~adn de 1860 et des actes 
qui l'amendent. 



L -- - 

Clksse de Jeanne d ' k c  Arhoiir, pair I'mnk rolajre 1951-52. 1" rangée : Madeleiite Binene, @cile Goupil, V6ronir!iic Ru): 
Magueriie Pic;ird. Rira Lémelin. Gisélr Bolduc. Lamine Bouffard et Denise Lenielin. 2 rmgk : Izicic Rai l e ,  .Antoinetic Roy 
Aniir-Marle i~hrccqiie ,  Lomiinr Bolduc. Louisene Cuiltemene. Uneue P.?r&. Colrite IaOunmc el huiw Labrr~qre. 3' mgk . 
Jacqueline C;iiillrmeue. din~ine bhdneau.  I l é l l n c  hoiiragne. Gabrielic tiuill?mcite. blarldtmne TUI~I. Claudene Morin et 
I.ucic Brcron. 4' rmgk : Lucienne Bourin. hniolneiie DenariIl, Madclcine Moreno, J m n e  d'Arc Arbour (ptofekwut). 
Macldeinc Roy, Rolande Tangua?, Denise M a r d  er nic'rth 1acroi.u. 

Selon une résolution adoptie en 1881, on cons- maisons - saln répEiqcte uI à l'exception de celle 
tate que le secrétaire-trésorier cle la cnmmissioii du 2~ Rang q u i  n'est pas terminée. Elle doit Etre 
scolaire a la c< mission d'acheter les livres et les visitke de nouveau. 
images q u i  serorir donnes comme prix ailx 
élèves méritants à la fin de  l'armée scolaire. En 
juin 188 1, seize dollars sont votés par les com- École et rnn.dage 
missaires pour ces prix. ne fomt pas bot1 ménage 

En 1895, Saint-Raphaël accueille ses premières 
religieuses enseignanres, qui sont de la congréga- 
tion Notre-Darne d u  Perpétuel-Secours, de Saint- 
Damien. Elles prennent en charge l'enseigne- 
ment à l'écale modèle. 

En juil let 1897, Lotlis 1-angiois et Joseph Bolduc 
proposent qii'line demande d'un octroi spécial 
soir faite à a I'Honot-uble S~-~l+ntelzdant pour 
subventiomer les tmvaux de répamtion qiii ont 
cours dans trois écoles, soir l'école numéro trois 
a u  Ze Rang, la numéro sept au  3 e  Rang et la 
numéro six au Gravier. Eli septembre 1897, on 
nornrne Hubert Roy et Xavier Latulippe pour 
examiner les trois maisons d'école réparées dans 
le cours de l'été. Ces messieurs trouvent ces 

Le 8 août 1897, à une assemblée des commis- 
saires tenue chez Louis Langlois, président, 
les commissaires Ignace Guillemette et Gédéon 
Bélanger proposent qu'il soit résolu que  les com- 
missaires d'école n'engagent plus, à l'avenir, _., 

/ / aucune f e m e  mariée, c'est-l-dire qui élève une 
famille. Le commissaire Louis Savoie est contre 
cerre résoliicion, niais elle est adoptée à trois 
contre un. En avril de l'année qui suit, les conl- 
missaires sont enclins à amender cette résalu- 
tion : 

A L ~ J O L & Y ~ ' ~ Z A ~ ,  POUT 11?7e cir.co?~~tance ~rnprku~te, 
nous amendons ~ e f t e  résolzr tio?a elz permettan/ il 
dorrre Ptcrre Théberge, i1zstit L L ~ I ~ C ~ ,  c/e rer)n?netA 
lu présente an née sco/airc. de 187 7- 1898, SPLI le- 
InetTt dcrns le bul d'suiter le troilble. Qu'zl soit 



bien erabundzr et C O ~ ~ ~ I - Z S  que nous U O Z - ~ ~ O W S  

mai l~ ten i r  .& I'nveizir la dife r-&-olution posée le 
8 uoUt 1897, de ?je plzrs engager d'institi~ty-icc 
mariée 
Cette résolution est adoptée, niais ne fait pas 
l'unaniniité, Dans le clan des (( pour >), il y a Louis 
Savoie, Gédéon Bélanger et le président, Louis 
Langlois. Deux commissaires sont contre la 
proposition, soit Tl~éophile Arbour et Ignace 
Guillemette. 

L'institutrice qui est au cmur de la controverse, 
dame Pierre Théberge, a le mandar de terminer 
l'année scolajre commencée par mademoiselle n a ~ L C U C . I [ I I  PIUUCUIS ji~nt~ra~~ons d'<li,~c-. 

Céline Gagnon. L'amendement dont son engage- 
ment fait l'objer sera levé en aoiir 1898, au terme de France, pour assumer l'instruction à l'école 
de l'armée scolaire. modèle, après le départ des religieuses de Norre- 

Dame du Perpéruel-Secours, cette meme année. 
En juillet 1898, on convient que  le secrétaire- Deux ans plus tard, eues pourront répondre a la 
trésorier de la commission scolaire s'occupe~-a demande pressante du curé h4ïchaud.A~ début, 
désormais de l'engagement des institutrices. I l  eues prennent en charge 130 élèves repartis en 
devra s'informer des candidates potenrielles, trois classes, dans l'école modèle, que  1'011 

s'entendre avec etles pour les condjtions de l'en- nomme plus couranunent le couvent, depi1.i~ que 
gügement et en faire rapport aux commissaires. des religieuses y ont aménagé. À l'époque, le 

couvent accuejILe les garçons tout comme les 
L e  3 septembre 1899, la lai de l'lnstcuction fdes. 
publiqiie est modifiée pour ajouter iine nouvelle 
clause : que les assemblées des commissaires 
d'école soient dorénavant publiques. Saint- 
Raphaël, on compte tenir ces sessions à la salle 

Enseiper, zcne vocntion? 

du conseil ou cour de circuit (au chef-lieu). Pendant que l'instruction s'organise au  village, 
nos écoles de m g  poursuivent aussi leur voca- 
tion d'éduquer et d'instruire. Nos vaillantes et 

Nouveldes religieuses enseignantes braves institutrices rernptissent: leur tâcl-ie assidû- 
ment, malgré des conditions de travail souvent 

En février 1900, la Fabrique cède gratuitement, à penib1es.A~ début du 20" siècle, les institutrices 

74 la demaride des comnissaises, lin aiitre lopin de sonr toujours soumises à des rkglements très 
terre pour agrandir I'école modèle. Entre autres stricts. Voici ce que rapporte Le Solail, au sujet 
conditions, on convient que si l'école venait a dis- de l'enseignenient en 191 5 ,  dans son édition du 
paraître ou à être déménagée, le terrain retour- 13 aoûr 2000 : 
nera à la Fabrique. On procède donc à la con- fl Ek?s  ne poz~unielzt pas se mariel- pe?zchnr lu 
struccion d'une anliexe, mais en cours de route, dztrée de I~urs co?zlra&s de r?auuil, ne dezmient 
on décide de tout refaire à neuf, en déménageant pas êlre vues en présence d'z~?a homm.e, nzgms 
la vieille mais011 d'école. Le contrat est doiuié a pus dam une uoitz~re, à nzoins que ce soit avec 
William Deaudoin, pour la somme de 1 750 $. le pere ou er -iz ]:ère, Elles dwuien.! dem.er.crw u la 

maison cl. 20 h à 6 h? b mmiiw- que I'cz6se.izce 17,e 
En 1904, la commission scolaire demande les ser- sol1 jz~srifieepcrr une ldche rciltacbée h l'école. 
vices des religieuses de la Charité de Saint-Louis 



On kidr intercfisnit de JlZnsr en ville: dans !es 
1ie.u.r publics, et de uoyagel- it I1e,~fériettr de In 
ville snl7s k 7  psrmissiori. di,/ présidenr du C O ' I Z S ~ ~ ~  

des corn missnires. fi Bru il i?zt~rdl:t ~ 1 . 1 ~  il.lsf  il^^- 
frices C/P firme.r; de porter des çot~leurs uiz~cs, do 
se tel n d r ~  1e.s cbeveei,~. ElLes cievnie-i?t po rler ut( 
moit7-s cie~4x J Z . [ P O ~  SOUS une 1-06e qui n.e deocnit 
pcis Gtre plz~s  de detu pouces G I L I - ~ R S S Z I S  des 
cbmih'es. 
(Soiirce : Le Soleil. le ciimanche 13 aoùt 2000, 
section spéciale La ren tree) 

L'ancien couvent  n'échappe pas à l'impératif 
d'une construction nouvelle. Sa vétuste et son 
exigui'te motivent les autorités, conjointement 
avec Ic curé Henri-Phil.ippe Auder, à entrepren- 
dre les bémard-ies formelles auprès du gouverne- 
ment. On obtient lin octroi qui défraie 80 % des 
coûts. Un site p o u r  le nouveau  couvent est 
choisi, i proximité d e  l'église. L'édifice com- 
prend dix classes, iin logement  pour  les 
religieuses ct une petite cha.pelle. En 195 1, on 
commence sa construction. Henri Charest est 
nomnlé surifitendant des rravaux. Le travajl s'est 
bien déroulk, mais la fin de l'hiver est alors parri- 
culièrenient éprouvante et i-noubliable. Une vio- 
lente tempête, laissant trois pieds de neige au 
sol, inîmobilise, dans « la savane i i ,  le carnion 
transportant la brique, et cela, pendant une 
semaine! 

Q u a n t  à l'ancien couvent qu i  servait d'école 
modèle,  i l  sera vendu p o u r  la démolition 
en 1963. Une dizaine d'an-nees pliis tôt, pressen- 
tant l':{venir du  bâtiment en péril, le curé Audet 
va multiplier les démarches pour tenter de le 
préserver. On discutera d'utjliser 1'édi.fice pour 
faire un hospice ou un hôpital, mais les démar- 
ches demeureront sans résultat. 11 en va de 
même quand, en  195 5, on envisagera de le con- 
vertir en une industrie ,, afin d hrrêrer l'exode de 
nos fillos ve?-s les uilles et les Eta ts - l / l z i s  .. 
Finalement, l'ancien couvent conrinuera d'ac- 
cueillir des classes de garçons jusqii'en 1962, au 
rez-de-cl-iaussée, avanr de disparaître. 

Le 5 septemlxe 1961, Raphaël Laflamme, au nom 
de la commissioil scolaire, que préside alors 
madame Adélard Jolin, demande au  siirinrendant 
de I'lnstrricrion publique l'autorisation de cons- 
truire une ecole centrale qui comporterait 
quinze classes et une cafeteria. En novembre, on 
accueille un inspecteiir, venu examiner le terrain 
choisi pour la fiicure construction, chez Georges 
13eaudoin. Le 9 janvier 1962, on entérine la déci- 
sion de centraliser les écoles pour seprembce, 
avec une bâtisse comprenant douze classes et 
non quinze. Au cours du même mois, I ' ins-  
pecleur dlécoles,J. A. Dionne, manifeste son con- 
tentement a l'assemblée, pour l'intkrêt démontré 
au progrès. 

Le coîit de  la i~ouvel le  ecole s 'élèvera a 
165 500 $. L'école centrale est réservée aux -, 

1 ..) garçons. Sauf de rares exceptions,  les filles 
fréquentent le couvent. Le 10 septembre 1962, 
l'école centrale de Saint-Raphaël accueille ses 
premiers élèves. J-.a rentrée devait normalement 
avoir lieu le 4 septeitibre, mais les prerriiers 
locaux n'étaient pas tout à fait prêts. Comme on 
a repousse la rerirree ail 10, o n  a accordé la 
meme faveur aux élkves du coi~vent! Jusqu'en 
novembre, le chef-lieu accueillera deux classes 
(de Ire et 2 e  années), en attendant que les locaux 
de ces dernières, à l'école centrate, soienr. ter- 



-~ 
L'&le Ia Source a cornmend sa vncatjon sous le nom d'l~olc cmtnlel nomniée à p i n i  puisqiie son rde  consisla1 à cc.ntm!isw 1'i.rlucatic~n au tillage. 

l'apparition de I'irole cmkdlc 2 wniié le R]u de la kole  de m g .  

minés. Au cours du même mois, on procède à 
l'engagement du premier directeur de l'école 
centrale, le major Charles-Arthur Plante. Une 
anecdote : douze garçons passeront toute l 'an- 
née scolaire avec les Fdles du couvent. # Pour 
rendre selvice ù In commission sco/c~ire, 7 1 ~ 0 ~ s  
corzsenLo?zs, dira la directrice du couverit, sœur 
Marie-Lucienne, i? ce que qzmtre garçons de 
7 0' n P.E ~ k e  et h LL it gargons de 3 1 cl n nec szl iuent 
leurs couls nu. cou.ven.t avec Iles filles. 

Fin d'une époque 

Eouverture de l'école céiltrale sonne le glas de 
la petite école de rang. Les jeunes des rangs vien- 
nent maintenant recevoir l'instruction au  village, 
soit à la i~ouvelle école centrale ou au couvent. 
Le 15 septembre 1963, on procède à la vente à 
l'enchère des écoles de rangs. Léopold Roy 
acquiert celle du le '  h n g ,  Léopold Picard, ce.Ue 
du Gravier, et Antonio Godbout achkte celle du 
2e Rang. Robert Raby obtient le vieux couvent 
pour le démolir. 

C'est aussi à cette époque que l'enseignement 
secondaire passe sous la férule de la Commission 
scolaire Louis-Fréchette, qui vient de voir le jour, 
le 18 juin 1963. NOLIS verrons plus loin que Saint- 
Raphaël s'est opposé, pendant un temps, à cette 
commission scolaire.. . 

Nos élèves sont-ils indisciplinés? En octo- 
bre 1364, après étude des plaintes reçues con- 
cernant le silence dans les corridors, la commis- 
sion scolaire demande aux directeurs de l'école 
centrale et du couvent de bien vouloir exiger le 
silence et le bon ordre dans les corridors. Pliis 
tard, au  cours de  la même année, le secrétaire est 
autorisé à écrire aux parents d'élèves pour les 
avertir de la mauvaise conduite de leur enfant et 
de voir à se conformer à l'article 221 de la loi de 
I'Insmction Publique, à savoir: de rmzvcyer ck 
l'6cole les élèves hn bit u.ellernen.i iris L/ borcio~i n.4~ 
ozi dont In conduite est immorale el2 paroles otl 

eri actions .. En février  1965, une ét range 
reqliê~e : le secrétaire est invité à écrire une let- 
tre à la mère  directr ice  du couveiit e t  a u  
directeur de l'école centrale, afin de ne  pliis 
autoriser les professeurs à ajler aux funérailles 



I 

En 1952, 1s e lmi r  de M I r ~ d i e  huchwd pwni  p u r  la iiosrhité. I I  I~IUI iirrc qiic lc, premiers mois dr l'mn6e scokurc mteronr grnés dans la nicinioire dc CL- I r u i i ~  p;vçiins priisqut 
I'enwrgn.nemcni :i Lieu au chef-lieu, en atlendaili qtir I r u v  c la~qs ,  au CDUVC~I. solent prêles. 1 "  mg& : Ifi~is-~iBp Diichesiie. Marc G~iil~r. lauri.ni Picard. Jran-Gu! lk)l~Juc, Denis 
Uwniou i l l c  !an-Marie Goillei. Jm-Gy BnuFxd, Cuy Iaflammr. Raymond Guillemrttc (Plulippe) ei Jacques GuiUcmene. ?' n n g &  - Koch Isilwinrk. 1lrilI:mri (;arani. pwsihlcmeni  Jem-11.1% 

4wk-LemellB. Imn-Guy Roy (iinlonln), Jrm-Gii: (idhoiit. Denis Lesad, Riymond Cullleniene !Wellie). R<:l~iln Monboinp Paul-.Wh$ Goupil et Fernand Ciiillement. V raii~iu R. Gilles 
Parker, Clkiiirnr Tlieberge. Cev Couiurr, Man. Tmpia): Paul-André Roy, Paul Yeillcilï, C h x l n  kmi~u\.Jem-Picm \'I-/in& Ruch Dutil. Roch &elin et Jmi-Luc r)piiauli -i m g &  . Cur 
Boiitin, HenG i~nKnon. I'aul-.41idr+ Momnq, hrhilde Uenault. Clermoni I;il.mnie, h l a i ~ n l l ~  ik,ucfvml (pmliswur). Fcrnnnd IkiuFI:ird,Jncques Moiin, FAréat Roï cr I ~ o n t l  Rfiiiiillard 

avec leurs élèves, vu que  cela fair perdre une À l'assemblée des commissaires du 2 aoCit 1966, 
demi-journée de classe. on propose d e  faire pression aupres des 

autorités de ta régionale Louis-Fréchette pour 

1 I I  \ ]~~! . i<.~i :au nriü\L:!ii ciiiiicii!. 
pr@sc!nit par ùes jeunes filles en décembre lri6O 

former u n  sous-centre Saint-Raphaël pour le 
s e c o n d a i r e .  La demande sera acceptée pour 
quelques années. Qiiand la Poly-valente de Lévis 
s e n  conscruice, en 1972, la clientèle dcs secon- 
daires I I I ,  IV e t V  de Saint-Raphaël et de la région 
sera dirigée vers ces nouveaux locaux. Saint- -- 
Raphaël conserve toutefois les niveaux de secon- / I 

daire 1 et de secondaire II. 

Sept voisines s 'ci nissent! 

En juillet 1368, les commissaires disciirerit d'un 
projet: de regroupen~ent avec six ni~inicipalités, 
ce qui donnen naissance à la Commission sco- 
laire Bellechasse, en 1973. Elle regroupe sept  
voisines : S:iinr-Raphaël, Saint-Cl-iarles, Beaumont, 



Saint-Gervais, Saint-Michel, La Duranraye et Saint- 
Vallier. Des commissaires élus au sein de  ces  
paroisses avec un directeur général à leur tête 
adrninisrrent les écoles de ce nouveau territoire. 
Leur responsabilité s'étend de la gestion du per- 
sonnel enseignant, du personnel de soutien, de 
l'applicatioi~ des conventions de travail et des 
infrastructures desservant ces paroisses. La 
Commission scolaire Bellechasse s'occiipe du 
cycle élémentaire, alors que la Louis-Fréclietre 
conserve la charge du secondaire. 

La décennie des années 1970 est relativemenr 
calme dans le milieu scoIaire bellechassois; 
jusqu'i ce que survienne le début des  
années 1980, qui se traduit par  une  lutte 
acharnée des parents de Saint-Raphaël pour 
maintenir les classes des secondaires I: e t  II à 
l'école centrale. 

Ln réuolte des parents 

A la siiite d'une décision du Conseil des cornrais- 
saires de  la Comiilission scolaire de Bellechasse, 
appuyée sur un processus de consulm~ion rela- 
tivement discutable, les parents d u  comité 
d'école alecren t la popiilation de Saint-Raphaël 
sur Les conséquences pédagugiqiies di] nouveau 
plan quinquennal qu i  vise la réorganisation de 
I'eriseignement secondaire dans le bas d e  
Bellechasse. De fair, la Polyvalenre de  Lévis fait 
pression pour absorber, en totalire, la clientèle 
des secondaires I et II qui fréquentent les écoles 
des sept municipalités regroupées au sein de la 
Commissioi~ scolaire Bellechasse. 

TA' 
Loin de se laisser abattre p a r  ce dociiment 
adminis tratd endossé par les comniissaires, les 
paretits de Saint-Raphaël se mobilisent et créent 
spontanément iin comité de sauvegarde, sous le 
leadership de Nicole Michaud e t  de Betty 
Charest. Les rencontres se succèdent à un 
rythme effréné pendant des mois, rnais les résuI- 
tats se font toujoiirs attendre. Saint-Kaphaël 
risque de perdre défuiitivement l'enseignement 
secondaire. 

-2 

Urie  de s  rencontres mémorables a l i eu  en  
juin 1981. Ln salle est bondée de gens de Saint- 
Raphaël à la séance mensuelle des comnijssaires, 
qui se tient à Saint-Charles. L'intention est noble : 
tenter de convaincre les commissaires cle 
préserver les deux centres d 'enseignement 
secondaire, soit ceux de Saint-Raphaël et de  
Saint-Ch.arles. 

Malgré un message pourtant clair, les comnzis- 
saires écoutent peu ces revendications. Les pa- 
r e ~ ~  ts clécident de passer aux actes en chan ta11 t 
et en scandant des slogans. Devant ce brouhaha, 
les commissaires proposent I'ajournernent de la 
rencontre. Oh! Surprise!, toutes les issues de la 
salle sont bloquées. Certains commissaires se 
sentent pris en otage. Cette guerre des nerfs 
dure jusqu'à une I-ieure du matin. 

Les parents fourbissent leurs armes penclanr les 
mois de juillet et aoGt 1981. Des rencontres se 
déroulent avec de hautes instances du ministère 
de ~'Édiication, des conseillers juridiques et le 
député de Rellechasse à l'Assemblée nationale 
afin de trouver une solutioil à ce profond dif- 
férend. 

Entre-temps, même les eiifants veillent au p i n ,  
en devenant des gardiens de 1'6cole et d e  son 
contenu. Un certain matin, la sirène de pompier 
retentit.. . voila le iriot d'ordre pour que les gens 
de  Saint-Raphaël se précipitent à l'école afin 
d'empêcher les déménageiirs de la Commission 
scolaire Louis-Fréchette de sortir de l'école cen- 
trale le mobilier scolaire et le marériel didactique 
des secondaires 1 et Il .  

Un mot d'ordre géné~mnl 

À partir d u  mojs d'aoiit 1981, les rencontres se 
niultiplient et les moyens de pression s'intensi- 
fient. Les parents décident d'un conuriim accord 
de garder les 350 erifarits dii primaire et du secan- 
daire à la maison, plusieurs semaines s' i l  le faut. 
Une école parallèle est organisée a la mi-septembre, 
dans les [ocaux des organismes commimaiitajres, 
pour les élèves des secondaires 1 et II. 
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Penonnpi des dciiï i ' c i i l l~ .  (L Suurcr et Arc-en-ciel) eri J!N1-8l. 1 "  niigGr , Ilori.; Lipicrrc. Fi~rnsritk l;irulipp, Jcinne-imér Rcniud, \larre-Haillie 
Roy, Pauletie Rn! er Diailu Gamt. !' nn9i.e. Claire kinq.  Liliuic Im~i~riï. Henrieric Routin, Céline Clisboi. Luue I'emaull, Jaunllie h ~ ~ l o i s .  IlPlrnt 
l d h i i m e  ci lm Hninmri. threcteur 3' r.~)jiée : Jean-iiaul Fraileric (cancicqei. Pierre Doullviger, Denise Bolduc, Jowljne Cuirnoor. Moniquc Picard. 
Frmcine Th fkqe  (sccrétaim). R o x b e  nukrt eiJm-Marir Veillem (condqe). 

Les parents forii du piquetage à chaqiie matin Rdnm&agmmts diters 
devant l'école centrale. Us empêchent même les 
aucobusscolairesdecirculer.Touslesjours,ces D a n s l e v e n r d e s a n t i k e s  1980,nosécoles  
gestes de solidarité de la collectivité de Saint- changent de nom. Cécole cei~tnle cievieiit l'école 
Raphaël font la manchette dans les médias. LI Source, et le coiivent, l'école hc-en-Ciel. 

La solidarité des parents et la ténacicé des mem- 
bres rlii comité d e  sauvegarde finissent par 
toucher les commissaires qui, par Lin vote de 26 
contre 20, acceptent finatement de renverser la 
décision originale. 

L'école centrale  réoiivre ses portes en octo- 
bre 1981 . Les parents célèbrent leur victoire par 
une soirée extraordinaire au centre communau- 
taire. lles centaines de jeunes benéficieront de 
l 'enseig~~ertient de niveau secondaire 1 et II 
jusqu'aii milieu des années 1990 ou, faute d 'une 
clientèle suffisante, Saint-Raphaël se résout à 
I'inkvitable. 

EII 1981, OII réaménage des tocnux de l'école LA 
Source pour l'enseignement des sciences fami- 
liales (çiiisine et couture), matières qui sont obiî- 
gatoires, pendant ut1 nioment, tant pour les gar- 
qons qiie pour les filles des secoildaires 1 er I I .  
D'aiitres rénovations auront lieu cette école 79 

en 1988, poiir rSpondre aux besoins de la clien- 
tèle et pour rafraîchir les locaux. 

En septembre 1930, 2 la demandc d e  la 
Commission scolaire Bellechasse, les élèves du 
primaire d e  Saint-Raphaël sont regroupés à 
l'école La Source. Ce réaménagement, soiillaité 
depiiis 1980 par la commission scolaire, permer 
aussi cle reloger les élèves des seconctaires I et II 
à l'école Arc-en-ciel. Par la siiite, cette dernière 
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devenue effective après l 'année scolaire 1993- 
1994. 

En 1994, a défaut que leurs enfants bénéficient 
des premières années d'enseignement secon- 
daire à Saint-Raphaël, les parents d'ici disposent 
d'une belle diversité de choix d'écoles secun- 
daires, soit le Centre éducatif de Saint-Charles, la 
Polyvalente de Saint-Damien et la Pol~~aleilte 
de Lévis, ce qu'aucune aucre municipalire au 
sein de la Commission scolaire Beiiecl-iasse n'a 
obtenu. En ce qui a tmir aux jeunes du primaire, 
ils continuerit de fréquenter La Source. 

Seule ecoie de Saint-Raphaël depuis 1994, La 
ti [IV leiin eiisriqnnnh. Srir i:i p l i ~ l u  : I~cn~~~iyr i : i r i ic  1.rii1i.w iMm!ir.t, Source accuedie donc les élèves du préscolaire 

kunuel hlirecque (:~ssis) et hl~xirnc licniarrhei.. 
à la sixikme année. LI y a une garderie sur place, 

école a été réaniénagée, au  coût de  275 000 $, et qui ouvre ses portes avant les classes, pour le 
rebaptisée école Fklix-Leclerc. La fermeture de dîner et après les cours. La clientèle pour 2000- 
celle-ci a été annoncée le 20 avril 1993, et est 2001 s'élève à 165 écoliers. Ce sont des jeunes 

l .- A 
le perwiinel de I'école La Sourcr. pour I'aiink scolNre 2 0 - 2 0 0 1  sont. d m t  : M:uion o .  Annic. flarnrnmd, C1i:uil:il kgeron. Réleanne Roy, kidrh 
RDumss? el Marie-J& Fiunmand ic'drlc~trice s$cialisée $ I I  g:irdrne scolalrr). ikmére : F m n n e  Fadmti î I i 6 k ~ e  (w-réinirei. Guvfainc. Pinel. i.oni:i I%é 
(rn~on-&le du m i c e  de g n l e  en milieu scohire). !!enriaie hiiiin CI b ~ n o  Roy. Absenn : Denis 8ourfl (dirPcieiir), Benoil Boulin. Jacqu~~.  Larnbcn er 
Louix W8mrt. 
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de l'ère de l'uiiormacisation. Ils s'ouvrent sur un 
monde ou Les ourils de communication sont de 
plus en plus nombreux et variés. A La Soiirce, ils 
bénéficient d'une salle d'ordinateurs bien 
éqiiipée. Par ailleurs, depuis septembre 2000, des 
changements importants sont en cours dans le 
milieu de l'éducation, es un nouveau programme 
de formation est en application. L'appropriation 
du programine par le personnel se fait graduelle- 
tnenc, et on escompte des effets positifs sur la 
ré~~ssite de tous les élkves. L'enjeu principal de 
cette réforme de l'éducation est de passer d'iine 
école clccessible i i  Ious à la r&zrssite P O L C ~  tous: 
daris le contexte d'un programme renouvelé er 
d'une participation plus grande de l'élève a ses 
apprentissages. W 

l L 1 l , i i  K Y *  f j  
mzz ' 4  C , l  

lm image piriistx;. cornmr cellei-i, oni srni longtemps Je ri~cumpcrisej : i i ~ ~  /eune 
elkp-. ~ I I I  \c distinpiiiieni. Et qui ne sr rappelle pns lcs eloilm oii 1 ~ s :  ange que nos 

ni:tîrrt%scc d'knle collaien1 dans les m q e s  de nos cahiers liten rédigis ? 

J >w-- . >-L; . s i  
<' . \ < 
7 N O T .  PETITE ECOLE ?, 

1 

L'éducation et I'instniction sont l'apanage d'une 
population civjlisée.Au cours cles siècles, on a eu 
à ccrour de cultiver l'apprentissage d e  certaines 
valeurs utiles voire nécessaires dans le quotidien. 

Au f i l  des ans, la petite école de rang a joué un 
r61e primordial dans la transmission des conr~ais- 
sances. Sise au milieu du rang, elle a acciieil.li les 
enfants de plusieurs générations. C'était un 
milieu de  vie autonome en soi. Les con~rnissaires SI 

d'école avaient droit de regard dans le choLu du 
personnel enseignant. Chapeautés par le prési- 
dent, ils exerçaient une surveillance étroite des 
l i e u  physiques. 

O n  ecair loin de la permanence au tr~vail pour 
les enseignants, sur tout  des femnies à cette 
époque. Pour un oui ou un non, la 6 maitresse 
d'école i> pouvait se voir retirer son école. 



Les autorités étaient intransigeantes à l'égard des 
éducatrices. On avait des attentes précises et 
l'enseignante devait ripondre aux critères de 
l'époque quant à la bolzwe corzclzsife. Avoir, en un 
mot, une bonne réputatiori, ce qui simait Stre 
modeste, porter des vêtements décencs, Etre 
pudique, réservée, bonne cl~rét je i~ne,  être un 
modèle de fierté, de fidélité, de charjté.. . En un 
mot, être une fdie vertueuse. 

L'accent est mis sur l'enseignement de l'iicrjture 
d e  l a  langue rnaternellc. t a  grammaire, 
l'orthographe, Ia rédaction, 13 lecture et la dictée 
occupent en grande partie le tenips consacré au  
français. 

En mathématiques, les quatre règles de base en 
calcul sont fortement appiiyées. Sans oublier la 
règle de trois, utile pour résoudre pliisieurs pro- 
blèmes. 011 aborde aiissi des notions de pour- 
centage et toute la panoplie des fractions ordi- 
naires et décimales. En geomktrie, les ecoljers 
explore.nt les périmètres et la superficie d e  nom- 
hreuses figures géométriques. On  apprend a 
mesnrer les cordes de bois, les niesiires de poids, 
e tc .  Les titulaires soubaitent inculquer aux 
jeunes le plus de savoir possible q u i  sera utile, 
voire indispensable, dans la vie courante. 

Le catéc11ism.e est alors le livre par excellefice. La 
religion catholique et sa morale ont preséance 
sur tout. On a une âme à sauver, et: on y travade 
fart! On voyage aussi dans le temps, avec les 
m.aniie1s d'Histoire Sainte et les récits histonqiies 

(>" et géographiques d e  n o t r e  p rov ince ,  puis  
d e  notre pays  et ,  par extensioi~,  des autres 
continents. Les cours d'hygiène et de bienséance 

Classe de L6opold Roy. en mai 1951. 1" ranget : Edmond Raiithier, Haphiël b 
lamonugne. Rnsnire RYlanger. e m o n d  Roy, FiIliam kiidoin. hureni Mlm~er et 
Rogm Gui~lernme (Wellie).. 2' m~éc : Roger Roi~tliicr, Jm-hul Verrier, Claiide Roy, 
LC.ripold Roy. professeiir. Eiig&rie Rémillard, Arrnnntl Morenq, Clénient kboiir el 
Clibtid kudoin. 3' rang& . hjnald Boiiiio. Mwrice Bouliii, laureni Pingiiay Denis 
Morenq Marc.Andr& Vcilleul. Jean-Marie Breton, Yvon Guilleoiettr cl Raymond 
Carrier. 4' rsngée : Lionel 1.arnontapne. Laiiis-Marie Boiichnrd, l o c h  Lcmieiis, 
Raymond V&w& tir~ncl Paré, Y w n  Dsillüire, Lur-AndrE Mudoin. Roger GuiUenieile 
(lcwphi, Rqmond R 6 r n i l l d  (de Sainte-Carherinr) ci I s ~ e  iïcuchcsne. 
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ont aussi leur place. On accorcte également une 
place privilégiée a l'enseignement des règles de 
civilité et du savoir-vivre en société. 

La petite école se révèle u n  niil ieu de vie 
dynamique.  Le professeur, par  la discipline 
inculquée aux élèves, favorise l'ambiance pour 
apprendre. Ce milieu de vie a aiissi son lot de 
conflits. Tout n'est pas parfait! La maîtresse 
d'école doit parfois user de psychologie, parfois 
d'autorité, pour desamorcer des situatjons qui 
s 'avèrenc délicates, voire même explosives. Mais 
l'iilteractjon entre les élèves est g6nér;ilernenc 
marquée par l'entraide. Leurs travaux terminés, 
les plus âgés se font un plaisir de venir e n  aide 
aux plus petits. Cela valorise tes plus grands, tout 
en aidant les plus jeunes. 

A la petiLe école de rang, la tâche de l'iriscituttice 
est lourde. Elle voit a roiit. Responsable de la prc- 
preté de son école, elle veille même au chauffage 
en saison froide.Au débiit d u  siècle, un gros 
poêle à deux ponts et même à trois ponts trône 
dans ta classe. Le bais fourni n'est pas toujours 
de bonne qualité, soit trop gros, soit pas assez 
sec. Le deiixièrne pont sert de récl-iaud pour les 
aliments des élèves qui dînent à l'école. Pliis 
tard, on remplacem le vie~tx poEle par des four- 
naises plus performantes, dans le sous-sol du  
bâtiment. Deux fois par année, la titulaire fait un 
grand ménage de sa salle de classe. Lavage des 



pupitres brossés énergiquement, pujs, de même, 
pour les planchers en planches rugueuses. 

Les visites cle 1'E.nspecteur 

Deux fois par an, l'inspecteur effectue une visite 
à la petite école de rang. Une première avant les 
Fêres, dans le but de s'assurer si l'enseignante 
appliqiie le programme de l ' Instruction 
publique, conçu pour dispenser un eriseigne- 
nlenr uniforn~e à travers la province. 11 évalue 
aussi 1:i salubrité des lieux et, éventuellement, 
fait ses recornrnandations 5 l'éducatrice au sujet 
de l'enseignement dispense, et ail commissaire 
de l'école, afin d'améliorer la sécurité et l'hy- 
giène primaire, si besoin est. 

À sa deuxième visite, l'inspecteur év:ilue le 
savoir acquis par les élèves et, par conséquent, 
fait aussi l'évaluation de  l'ensejgnanre, de sa 
pédagogie, de sa discipline exercée sur les ét~i- 
diants. Puis il rédige iin compte-rendu dans un 
caliier réservé a cet effet dans le pupitre de I'itis- 
titurrice. Ce cahier trône dans le grand tiroir du 
bureau et sert de références pour les années sub- 
séquentes. 

Lors de cette dernière visite, l'inspecteiir dis- 
tribue des récon~penses, qui consistent souvent 
en une jourriée de congé. Quelques volumes 
sont aussi remis aux plus méritants de l'école. 
Sur la recommandation de l ' inspecteur, le 
département de 1'Instruction publique gratifie 
chaque p;iroisse d'une prime de vingt dollars a 
l'institutrice jugée la plus performante, ayant 
obtenu les n~eilleurs rt5sulmts de l'année avec ses 
éieves, tant sur le pian d e  l'éducatioi~ que de 
l'instriiction. Conlme les salaires son t  alors 
moins que  raisonnables,  l 'heureuse élue 
accueille avec gratitude l'huntieur et le billet de 
banque. 

,VDLR : Voici le ?mm cies inspecte~~n dëcole ql~z 

se son/  succédé ii Saint-Raphaël:  Celes l in  
B O ~ ~ C ~ C I ~ L ~  9 4 -  O ,  L O L I ~ S - P h i l i p p ~  
&ide! (1907-1926). h.ém5? Joli?? (1327-19471, 

&...- 
- ~ _ _ _ _  - - 

l ' e r ~ t l ~ ~ ~ \ ~  IOIII ICII~ ]\ni~y,iir~, ces 1ei11)e+ I ~ ~ & C - . Ï ~ I L ~ >  dc l j ~ l i ~ ~ l ~ ~ c  {)[II ~~I!~IIc~I@ 1'6~.~1lr ICI 

S ~ i i i ~ c t ,  j~our proflier de cla~w-siclien ~d:iptl't,. .;\ ddrurte. iioiis vuïons le p n ~ h w t r  dc 
musique ei d ' r i  dr~niatiquc, CPliiie Chaho~ .  k seul é l i ~ c  ong~nxire tic Sdrit-Kaphaél csi 
Pÿtnck Couloiiibe, que l'on voit h I'enrCme droite. dftant snn professeur. 
(Source . ministère de i'6dumion du Qufh~) 

Les classes multiples 

Vers le milieu dii vingtième siècle, timidement, 
on commence la constriiccion d e  nouvelles 
écoles qui seront érigées à côté des at-iciennes, 
devenues désiletes et trop exiguës, le nombre 
des éISves augmentant au  fil des années. C'est à 
ce moment que l'on construit des écoles à deux 
classes, dans les rangs où la pop.ulatiori étudiante 
est assez i-iombreusc. II y 3 a lo r s  deiix 
enseignantes : une pour les plus petits, de la pre- 
mière à la quatrième année, et une pour les plus 
âgés, de la cinquième h la septienle armée. Déjà, 
un air de  rnodernite s'installe, avec des espaces 
plus vastes, de larges fenêtres, des planchers 
recouverts de linoléum résistant à l'usure, de 

s:J' 
grands tableaux verts, l'eau courante. Ça sent le 
neuf! 

Après sept années d'études primaires, on vise à 
ce qiie chaque étudiant puisse se débrouiller 
dans son quotidien. Er par surcroîr, jouir des 
plaisirs liés au  savoir : par la lecture, l'écriture et 
l'élargissenienr de  ses horizons sur le monde 
fa.scinant du savoir et des sciences. El 
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LE TOIT DE LA SOURCE S'ENVOLE! ' $ c. 

I 

Le mardi 7 juin 1983, vers 16 h 30, un orage 
accompagné de forts vents qui ont soiilevé la toi- 
ture de l'école La Source, laissant littéralement 
deux classes ciel ouvert. La mini-tornade q u i  
deferle alors sur la région aura happé, en un rien 
de temps, le toit de bois de cèdre, propulsant des 
débrjs pliisieiirs centaines de pieds plus loin. La 
chaufferie de l'école est aussi endommagée, par 
l 'écroulement de la  cheminée d e  briques. 
Heureusement, il n'y avait personne à l'intérieiir 
du bstirnent, ni dans la cour. C'est d'ailleurs à 
Saint-Raphaël et à Saint-Nicolas que la mini- 
tornade aura provoqué les dégâts les pliis impor- 
tants. 1( Qztand j'ai rego.~-dé dehors, .j'ai 
cornule ztn torrrb-ilko~i, m e  sorte de petile tor- 
nade *, relate Jean-Marie VeilIeux, chargé de l'en- 
tretien a l'école La Source. Un adolescent qui se 
trouvait près de l'école, Steven Bernatcliez, a vu 
le vent soulever le toit : Ceh ci h é  de qzsntte .6 
cinq pieds cln?ts les airs, puis c'est parti tozrf 
d'~irt coz,ip. . . La partie endomrnagee abritair 
six classes du deuxième cycle du primaire et du 
secondaire 1 et I I ,  pour un totaI d 'environ 
140 élèves. B 

Dt, ;~LII;L,\ C L > I I ~ ~ ~ ! C I I ~  ÛL 13 ;>~C~I: 5 O \ t'.LI t l .  ;;,I+I~II[< ,II! ? ILI.I: 

du C o i i ~ r ~ i i i ~  rcgonal sur 13 g6d:ci:iprry:ic de I'aiinr~:iiiii.iiii:rir, vn I ji0:i. 

mier parle des bélugas (B), menacés par les 
déchets toxiques que l'on jette dans le Saint- 
Laurent, le second traite de la menace des pluies 
acides sur la vie des érables CE), et le dernier 
explique le rôle nocif des CFC dégagés des 
bombes aérosols sur la coiiche d'ozone (CO). La 
piSce respecte la durée réglementaire di1 con- 
cours, fixée à 15 minutes, et elle dessert bien 
l'objectif de ce dernier, qiii est de seiisibiliser les 
gens aux problèmes environnementaux. Les 
élèves o11z écrit les textes et imaginé les con- 
cepts. 

La classe regroupant des jeunes de 4 c  et 
je ailnées de l'école Arc-en-Ciel s'est classée se- 
conde, e n  1990, ail Concours régional sur la 
pédagogie de !'environnement. Le concours réu- 

84 
nissait une quararicaiiie de classes provenant de 
quinze commissions scolaires. Les 21 élèves 
d'Hélène-Barbara Fournier sont allés visiter les 
studios de Radio-Canada, à MontréaI, en récorn- 
pense des efforts de conception et de réalisarion 
qu'ils ont déployés durant deux niois. Le specta- 
cle de nos jeunes, irititulé S.O.S. BÉCO, a é té  
conçu sous 1:i supervision de leur professeiir, 
appuyée par Céline Chabot, spécialisre el1 art 
dramatique e t  en  musique,  e t  par Hélène 
Leblanc, enseignante en adaptation scolaire. 
S.O.S. BÉCO est divisé en trois tableaux. Le pre- 

En 1962, à la fermeture des écoles de rang, 
Maurice Morency ache te quatre autobus sca- 
laires. Quelques années plus tard, il fera t'acquisi- 
tion de tous les autobus scolaires dessenant le 
territoire de Saint-Raphaël, soit ceux d'hdjutar 
Raby, d'Alphée Dutil et de Paul Roy. Les sept 
autobus de Maurice Morency sont cor~duits par 
son epouse, Simone Mbour Morency, ses quatre 
filles, Laiirette, Colette, Claire et Louise, son f3s, 
Maurice jr et la conjointe de ce dernier. Luce 
'dorineau Morency, son gendre, Rock Pare, ec le 
frère de ce dernjer, Marcel. Pendant deux ans, 
deux  petits-fils de ~Maurice, soi t  Ricllarct et 
Fn~iqois Brousseau, sont au nombre des chauî- 
feiirs. Un autre de ses petits-fil.s, Viricent Bolduc, 
conduit toujours u n  autobus scotaire. Quant a 
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Maurice junior, en pliis dc conduire des autobus, 
il seconde son père pour l'entrerien des 
vkhicules.  En 1992, l 'entreprise familiale 
Transport scolaire Maurice Morency vendra sa 
flotte a In compagnie Martel. 
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Avant 1800, le Québec n'est pas doré cle système 
scolaire défini, de rien d'officiel ni de stnict~iré. 
L'educatioti se transmet oralement a u  sein des 
familles. C'est fort inégal. Cenains parents sont 
en mesure d'eriseigner qiieiques notions de lec- 
ture, d'écriture et de calcul; par contre, d'autres, 
qui n'ont ~ i i i  apprendre ces rudiments du savoir, 
ne peuvent  les incu lquer  a leiirs enfants.  
D'ailieurs, l'instruction est loin d'être une prio- 
rité dms la population trop affairée à s'établir, à 
défricliex; i constniire, i se nourrir.. . En un  mot, 
a survivre. 

Sous le régime ariglais (I763), po-ur les quarante 
premières années, 1'~glisc est l'autorité siiprême 
en matière d'éducatiori. Le clergé en assure les 
responsabilités et la direction. Majoritairement 
d'appartenance la religion catholique romaine; 
pour les liabitants de langue francaise, la ~ n d i -  
tion religieuse esr cédée verbalement. Les cures 
ouvrent des classes, souvent au  presbytère de la 
paroisse o u  dans des maisons privées. pour dis 
penser les leçons de ciitécl-iisme et I'abkcedaire 
élémentaire. Le but ultime est de former des pre- 
miers con~mun.iants. 

La cache devient vite trop Lourde pour les cures 
éducate.iirs. Ils se tournent alors vcrs \es nau- 
veaux commissaires élus. la première politique 
scolaire remonte i 180 1. Le gouverneur a le pou- 
voir d'ériger des écoles, de nom.nier des comm.iç 
saires, des maîtres d'école, et de fixer letir salaire. 

L a  com.tizission scolaire hcak  

partir de  1 8 4 5 ,  de nouvelles Lois obligent 
chaque municipalité ?I créer une commission 
scolaire indépendante du conseil municipal, et à 
gérer les écoles dont la direction relève du  surin- 
tendant de I'lnstruction piiblique. C'est seule- 
ment siir demande des I-iabitants qu'on ouvrir2 
une école ou une classe ?i deux ou trois degrés 
dans I'arrondissenienr. La construction et I'entre- 
ticil de ces nuisons d'bcole sont à Iii charge des 
citoyens. Quelqiies-uns préfèrent ne pas envoyer 
leurs enfants à l'école plutôt que de  payer la 
cotisation demandée. On ferme les yeiix, tant 
que la contribution volonraire défraie les coûrs 
liés à l'éducation. La Fabrique consacre iine pan 
de ses revenus pour les écoles. De minces siib- KS 

ventions sont versées par l'€tat, si la demande en 
est  faite ail surintendant d e  I ' l i ~ s t ruc t i on  
publique, à l a  condition qrie lés enseignants 
soient diplômés. 

Absences fr&petztes 

L'absentéisme est très éleve. L'école est ouverte 
210 jours dans l'année. Le début des classcs est 



variable, selon la décision des commissaires. 
Quelques conges sont statues, et ce sont surtout 
des fétes religieuses, « les jozrn- ou l0u.I Ie nzonde 
un El ISgIise ., lit-on dans le registre des commis- 
saires. 

En 185 1,  les premiers inspecteurs d'écoles sorit 
nommes,  pour seconder le surintendant d e  
I'Lnstruction publique. Ils ont pour fonction de 
visiter les écoles établies, de faire des recomman- 
dations aux commissaires sur la salubrité des 
lieux, niais aussi, I'évaluation de l'enseignement 
dispensé et des manuels iitilisés. Les reconunan- 
dations ne trouvent pas toujours leur écho, par 
manque d'argent. 

Les autorités religieuses et laïques doivenc coi~s- 
tarnment rappeler que l'assiduité 5 l'école esr 
importante. Bien des pupitres demeurerit vides 
pour des périodes pius ou  moins longues. Les 
rnvaiix manuels sur la ferme exigent une main- 
d'ozuvre nombreuse. Suivant les besognes saison- 
nières, les parents gardent les enfants à la maison 
pour effectuer ces tâches astreigriarites. Ne per- 
dons pas de nie que c'est une époque oii l'on 
vise I'aiitosuffisance pour les famiiles et que le 
travail, en grande partie, se fait manuellement. 

Le surintendai~t de I'Iristruction piiblique est 
remplacé par le ministre de  1'Instriiction 
publique, jusqu'cn 1960.1,e ministère de  1'Éduca- 
tion prendra le relais en 1964. !!3 
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Dans les années 1970-1980, après le regroiipe- 
merit des sept paroisses avoisinantes, qui donne 
naissance à la  Conimission scolaire de  
BeUechasse (1972), tes projets foisorment. 

De  noilveaux programmes d'enseignement 
voient te jour dans presque toutes les matières. 
En français! le propmme-cadre pose beaucoup 
d'interrogations ail personnel enseignant. Les 
fonctioimaires de l'Éducation en orit établi les 
grands principes : savoir-parler, savoir-ljre, savoir- 

écrire, mais ont n6ghgé les rnétl-iodes d'applica- 
tion. Chaque école doit définir ses objectifs et sa 
méthode. Poiir ce faire, la commission scolaire 
doit mettre e n  pIace des jourliées d'études 
siipervisées par des conseillers pédagogiques. 11 
en est ainsi dans diverses rnarières : catéchèse, 
matl~ématiques modernes, sciences de la nature, 
arts plastiques, musique, éducation pl-iysique.. . 
L e  perfectionnement des éducateurs est privi- 
légié et grandement souhaité. 

D e  nouvelles méthodes s ' implantent al1 
12' cycle, au grand dam des parents : te Sablier: 
u n e  méthode mixte a base phonétique, et la 
méthode Dyfzctnziqzse, à tendance globale. Deux 
méthodes soi-disant faites pour accélérer I 'ap- 
prentissage de la lecture. Les parents doivent 
d'abord se familiariser avec elles pour apporter 
une aide signiftcative à leurs jeunes enfailrs. 

IJ III:~ILVL:IVIIL, III,~IV>II, p11i5 :L ] i\olt I l ' .~ \c t~- l ' , i r [o~~~~ ~III~ICIII~~V[II !L, ~ I I ~ I [ I ~ ~ I ~ , ! I  ,Ir no\ p~~ i i i s  
ile 4 aiiu Siir ln photo. ,Marii.iie Fiiurnicr initir les b i i i i l ~  de ciiiiu i? u i c  e crr,i.;ièn ... sur 
Ir iraverder LévirQuébtr. Uc.\;uil, on voit Amniiabellc Dulireud ci Manuel Bolduc. Ws : 
Fidlric Goupil. [U\iiiiicii iansmrnc. ,ininroine k~udoin, HrrlCne Foiirnier, profmswr, ci 
Myrinrine Idemère.  

Les mathématiques se transforment aussi, en pas- 
sant par la formule (( moderne )). Un nouveau 
vocabulaire, de même que de nouveaux con- 
cepts, s'insèrent dans le prograinme existant. 
Dans le meme courant,  des spécialités en 
enseignement des arts, en  n~usique et eri kduca- 
tion physique sont offertes aux élèves des deux 
cycles du primaire. Des budgets sont votés par la 
Commission scolaire de Bellechasse pour  
embaiicher des professeurs spécialistes. L'école 
primaire de Saint-Raphaël dispensera des cours 
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d'éducation physique et d'initiation a la 
miisique. Pendant onze ans, une Américaine cle 
souche francophone, Jeannine Boucher Roy, a 
participé bénévoletnent b l'enseignement de 
l'ariglais oral aux élèves de I r ,  5' et 6' annees. 

En 1975, un projet de n~aternelle-maison est mis 
sur pied; avec le but de rejoindre et de stimuler 
Les petits d'âge préscolaire (4  ans) dans leur 
milieu familial. En 1978-1 973, faisanr suite a la 
maternelle-maison, le projet d'animation IJasse- 
Partout, toujours pour les 4 ans, propose une 
socialisation et un développement renforces. Les 
jemes profiteront des senices d'une ludothèque, 
qui s'annexe a la bibliothèque scolaire en 1979. 
Selon iine formule s'apparentant à celle des 
bibliothèques, la ludotheqiie urcl~estre le prêt de 
jouets destinés aux  jeunes de 2 5 9 ans. Le tout 
pour 2 $ par an, par enfant, ou 5 $ annuellement 
pour une farndie de trois enfants et plus. 

En 1376-1977, les conimissaires déposent sur la 
table iin projet aci&cieux : la constniction d'un 
gymnase. On autorise la Conlmission scolaire de 
BeUechasse de demander au ministère de l'Édu- 
cation I'aurorisation de construire un gymnase 
annexe a l'icole La Source, pour la popiilation 
scolaire. La demande est répétée en 19781979.11 
faudra, en Fait, dix ans de deniandes répétées 
pour que le gymnase devienne réalité. 

En 1983-1984,  on r ç p a r t  en  chasse . . .  La 
Commission scolaire de  Bellecl-iasse et les deux 
conseils municipaux élaborent un projet de col- 
laboration en vile de doter l'école La Soiirce 
d'iin gyn-inasc, cette fois de type communautaire. 
Une  polit ique de financement conjoint de lii 

m u n i c i p a l i t é  (25 %) e t  de la con~mission 
scolaire (75 %) est soiimise plus tard. Ne rece- 
vant pas de réponse positive, les conseils miinici- 
paux, en août 1983, mjustenr le mode de finance- 
ment (50 % - j 0  %). Les dirigeants étudient la 
nouvelle propositiori et,  firialemerit, en 1986, 
après appel d'offres de soumissions publiques, 
on signe le contmt de construction du gymnase 
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conimunautaire avec Les constructioris Gaston 
Picard. En tour c l  partout, le gymnase aura couté 
plus de 800 O00 $.i::$ 
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Les commissaires d'école sont responsables de 
l'application des art icles de  la L c i i  de 
I'lr~s/r.~lcfion pzcbliyr.ie. Cette loi sera en vigueur 
durant plus d'un siècle après la fondation de 
Saint-Raphaël. Mais voici qu 'une ère de renou- 
veau s'jizfrltre au sein de cette institution. Sous 
l'élan d e  cr L'opération 55 3, les con~missions 
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scotajres régionales sont créées, avec la missioti 
d e  prendre en charge l'enseignement secon- 
daire. 

Le 18 juin 1963, la Coniniissjon scolaire 
regionrile Louis-Fréchette voit le jour. EUe couvre 
lin vaste territoire, encre Lévis et Saint-Gervais. 
On lui confie I'autorité en matière pédagogique 
et aclrnjnistrarive des élèves et. professeurs du 
secondaire, dans les écoles cte son territoire. Son 
siège adn~irijstratif est Lévis. Pour ce qui est de 
la Con~mission scolaire de Saint-Raphaël, elte 
existe jusqu'en 1972, au moment de la crkation 
de  la Commission scolaire de Bellechasse. Elle 
est responsable de toutes les ressources p o u r  
l'enseignement au  primaire. 

En 1992, au nom d e  la rationalisation, la 
Commission scolaire Loiiis-Fréchette est dis- 
soute. À La place, on verra naître la nouvelle 
Cor~imission scolaire Élan - Bellectiasse - 
Pointe-Lévy, q u i  administrera désormais I'eil- 

seignement primaire et secondaire. Saint-Raphaël 
fait partie de son territoire de desserte. 

La Commission scolaire de Bellechasse va toute- 
fois renaître de ses cendres, en 1995. Après 
maintes contestations et des diverge~ices incon- 
ciliables, on a ainsi rompu avec la Commission 
scolaire Élan - Bellechasse - Pointe-Lévy. La 
nouvelle Bellecl~asse renait avec un territoire 
agrandi, qui comprend iine partie de l'Élan. Les 
paroisses suivan tes s'ajoutetit : Arniagh, Sainc- 
Nérée, Saint-Lazare, Saint-Nazaire, Saint-Damien, 
Buckland et Saint-Phiiémon. 

SA' 
L'annee 1998 donne lieu à une nouvelle struc- 
turation. Le minisrère de 1'Édiication ordoririe de 
réduire le nombre des comn~issions scolaires. 
Depilis, noils relevons de la Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud. qui couvre le territoire des 
M R C  d e  Bellechasse, d e  Montnlagny et de 
CIslet. !RI 
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DE SA lm-LOUIS 1 

Les sceiirs de la Charité de Saint-Louis forment 
une congrégation fondée en France, vers 1789. 
Lrs premikres filles de Mère Saint-Louis débar- 
quent en Anlérique, en 1903. Elles se répandent 
bientôt vers tes plus hunibles  localites d u  
diocèse de Québec. 

Le 10 septembre 1906, quel yues représentants 
de la population de Saint-Raphaël accueiiient les 
premières da.mcs de la Charité de Saint-Louis. 
Vers 19 h, les voyageuses se pointent sur la place 
publique du j ? ~ i . ~ b ~ ~ y g .  La maison d'écot el située 
tout à côté d e  l'église, offre un  coup d'œil 



artrayanc Queiques lampes placées &ns chaque 
pièce facilitent une visite sommaire des locaux. 
À peine sont-elles entrées que,  déjà, quelques 
enfants pénètrent dans la maison et denlandent à 
voir les religieuses. Les accompagnateiirs des 
nouvelles arrivées sign.5ent aiui jeunes qu'il est 
temps de saluer leiirs nouvelles ediicatrices et on 
leur donne rendez-vous pour le lendemain à 9 II. 

Le soir meme, les sœurs sont l~ébergées au  sein 
de familles pour le repas et le gîte en attendant 
l'arrivée de leur matériel par train. Sœurs Sainre- 
Mévenime, Anne de Gonzagiie, Marie-Clotilde, 
Eudoxie et Virginie (cette dernière se rendant à 
Sa.int-Pliilernon) trouvent cordiale I-iospitalité au 
cœur de foyers rapi~aëllais. 

Ln rraission 
En novembre 1309, les élèves de la classe pré- 
paratoire étant très nombreux, une quatrième 
classe esr ouverle. Mademoiselle Jeanne Richard, 
ancienne élève du couvent, en serîî la titulaire. 

En 191 1,  Révérende Mère Anne de fori- 
dacrice et supérielire, quitte la classe modèle pour 
la nouvelle fondation de Bienville. Mère Saint- 
Anatolien, installée depuis quatre ans, assumeca 
desorniais la direction des classes ec du couvent. 
En septembre de la même année, Les religieuses 
invirenc les anciennes élèves e t  les aînees de 
l'école i venir chaque  semaine s'initier aux 
travaux rnnnuels domestiqiies, afm de les prépa- 
rer à leur futur rôle de « maîtresses de maison R. 

Les années 1912 a 1917 voient se siiccéder des 
ginentions d'écoliers. Plusieurs jeunes filles pré- 
parent leur brevet cle cujncité! c'est-%dire d'en- 
seignement. En 1918, la révérende Mère Marie- 
Clotilde succi.de à Mère Saint-Anatolien conîme 
direcrrice.  E l l e  exercera  ses fonctions 
jusqu'en 1923. hlere Saint-Pierre d'A1cantar-a la 
remplacera pour trois ans. 

En 1 3 2 4 ,  l 'abbé A r t h u r  Lapointe; cure  cle la 
paroissi: (1923-1 9281), ouvre l'école Saint-Acrhur 
pour  les garqons des 3 ~ ,  4" et  5' années, 
q u i  fréciuentenr le couvent. Jls y auront des 

L'école Saint-Mhur s oiwen .m poortr'; en 1924. ,dn d'y acc~ieliilr les a:irçons tJc\ Y. 4' el 

5' anni*. qui daicnt aupwiimt XII couvent. I'kcole des garçons doil sori noni à I'abb6 
Mhur L~pciinie, son fondateteiir, qui est curé de Saint-Raphaël de 1023 à 1918. L'alihf 
Lapolnre a a c h ~ t i  de ws deniers une rhidencc. située dani le w u r  sud-ouw riu iiil:if..r., 
pour m faire irne h i e .  Er1 1927, eUr pwn sous le contr8lh de la Coniniission xolaiw 
de Saini-R%:iphaël. I :kole %nt-Mur ;i fermé seir mes au d6bui da m n k s  I9Sfi. 

professeurs masculiils. Pour sa part, le couvent 
sera réservé a I'educarion dispenske aux filles. 

En 13261927, Mère Saint-Giirval prend la direc- 
tjoii b u  couvent  pour l ' année ,  siiivie par  la 
Révérende Mère Agnès de Jésus, supérieure de 
1927 à 1931. Cette dernière est reniplacke par 
Révérende Mère Claire de Jesus, qui porte la 
responsabilité clu coiivent pendant  six ans, 
de 193 1 i~ 1937. Ail cours de ces années, les com- 
missaires ont alloué iin niontant d'argent polir 
faire un brin de toileite aux corridors et  aux 
appartements des religierises. La maison est ainsi 
plus gaie. plus accueillante. De plus, l'aménage- 
ment d'un petit oratoire est accorde dans le coii- <S!i 

vent pour les exercices de pieté des reiigieiises. 

En 1937, c'est Mkre Marie-Denjse qui dirige le 
cou17erit. Lui succéderont Mère Blanche de Saint- 
Louis,  Mère Marie-Clara et Mère Maria-de:Jésus. 
Sous le K règne r) de cette clernjère on l'érec- 
t ion  di1 nouveau couvent .  De fai t ,  l a  fin 
d'août 1952 marque les dernières heures du  
séjour des s e u x s  au vieux couvent. C'est toiitefois 
dans I'enthousiasme que le déménagement se fait. 
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D'autres directrices du  coiivent : Mère Marie- 
taucienne, scrur Marie Odile, sœur mirie-Stella et 
smur Marie de Saint-Benoît. Celle-ci, nommée 
de 1966 à 197 1, terminerri son mandat sous le nom 
de sœur Thérèse Forest, ce qui reflète le fait que les 
religieuses, depuis les années 1960, conservent leur 
nom de baptême. On voit aussi que les « Mères » 

sont devenues des u soeurs )).La deniière directrice 
sera seur  Ginette kclair, de 1972 à 1976. 

Bien d'autres religieuses de la Charité de Sauit- 
Louis ont déîüé dans les classes de l'ancien et du 
nouveau couvent. Leur présence reste détermi- 
nante dans le rQle d'éducatrices qu'elles ont 
assumé avec persévérance et courage. LE4 
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i HOMMAGE AUX L/ 

' ENSEIGNANTS ET ENSEIGNAïWZS ' 

Un bon nombre d'enseignants et enseigriantes 
laïcs o n t  défilé aussi dans  les écoles de  la 
paroisse. Nous leur ténioignons notre gratitude 
et la plus vive satisfaction pour le travail accom- 
pli en éducation. 

Que cliücun, chacune sache que la passioti du 
savoir inculcluée chez les écoliers est redevable à 
l'étincelle allumée, a u  désir d'apprendre que 
vous avez légué avec exemplarité. 

De g6nératio11 en génération, votre vivacité à dis- 
penser la connaissance s'est confirniée tout au 

c, 0 
long de vos carrières. Avec le même acharne- 
ment,  vous avez rectirnrnelicé votre tâche  
d'éveiuer les consciences; vous n'avez pas hésité 
à retourner aux érudes, à parfaire vos méthodes 
pédagogiques pour le plus grand profit de la 
jeunesse étudiante. 

Votre passage reste marquant. Nous vous ren- 
dons un vibrant  hommage pour  toures ces 
annees consacrées à l'éclosion du savoir. IB 
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Après le départ des classes occupées par le se- 
condaire, en 1943-1 994, l'école Félix-Leclerc se 
cl-ierche une nouvelle vocation. Elle l'a trouvée 
e n  devenant le Centre d e  formation en  
en t repr i se  e t  en récupération (CFER) de 
Bellechasse. C'est une institution d'enseigne- 
ment basée sur  le concept d'école-entreprise. 
Elle s'adresse à une clientèle en insertion sociale 
et professionnelle, âgée de 16 à 18 ans, com- 
posée de jeunes qui n'ont pas terminé leur se- 
condaire et qui ne fréquentent pas l'école. Le 
principe de l'école-entreprise est d e  conjuguer 
format ion academique et  formation e n  
entreprise.Voila une voie différente d e  récupérer 
les décrocheurs e n  les intéressant à plusieurs 
aspects de la vie quotidienne en entreprise. C'est 
egalement l'occasion de développer et de main- 
tenir de  l'intérêt pour les matières de base 
comme le franqais et les mathemariques, en 
usant d'imagination et d'audace dans les façons 
de prodiguer l'enseignetnent. 

Le CFER de Beilechasse mise actuellement sur la 
récupération, la réparation, la mise à jour et la 
réutilisation d'orditlateurs, ainsi que sur le recy- 
clage de pièces d'ordinateurs. Le CFER récupère 
les ordinateurs désuets des ministères et orga- 
nismes gouvernementaux, d'entreprises privées, 
de cornmissions scolaires et d'instinitions d'en- 
seignement. On y fait aussi d e  l'iiliprimerie : 
impression, assemblage de docitments, pliage, 
coupe et distributjon. La formation des jeunes 
dure deux ans, et iin certificat de formation en 
entreprise et récupération, reconnu par le minis- 
tère de l'Éducation, est décerné aux etudiants 
ayant réussi leur formation. 

11 n'y a que deux CFER au Québec spécialisés 
dans les ordinateurs, l 'autre étant  s i tué à 
Chicoiirimi. La direccrice du programme dispen- 
sé à Saint-Raphaël est Sylvie Castonguay 



L'idée d'implanter une  bibliothèque à Sairit- 
Rapfiaél est lancée en 1977, et elle a fait bien du 
chemin depuis. L'iinplication de  quelques per- 
sonnes mérite d'être mentionnée : Gabrielle 
Verrne t te, Madeleine Routhier, Janine Pare, 
Hélelle Hourque (Paré), Lise Dupuis et le 
directeiir de l'école Arcen-Ciel, Denis Bouclzfird. 
Grâce au parrainage du programme Canada au 
travail, ce projet se concrétise diirant !a même 
année, et l'ancienne cafktéria des religieuses du 
couvent se transformera en  bibliothèque. Le 
Conscil des arts apporte aussi sa contrjbution, en 
faisant le don de livres, soit l'équivalenr d ' un  
livre par résidant (environ 2 000). On recueille 
aussi, parmi les Raphaëllois, les volumes dont ils 
souhaitenr se départir. 

En 2 979,  ILS démarches  s ' accen tuen t  afin 
d'obtenir une affiliation à la Bibliothèque cen- 
trale de prêts, aujoiird'hui le Centre régional de 
service de  bibliothèque pu-  
blique. L'ouverture d e  la hiblio- 
tlieque actuelle, sise à l'école La 
Source, a lieu en janvier 1956. 
Plusieurs personnes s'y sonr 
succédé  à titre d e  respon- 
sables : Yolande Gou le t ,  Lise 
Diipuis, Marie-Hé1kne Jacob, 
Céline Goupil et, depuis 1998, 
Danielle Pare. tiii f i l  des ans, 
ilne cinqliantaine de bénévoles 
ont donné de leur temps pour 
le bon fonctionnement de la 
bibliorlièque. Actuellement, 
qu inze  bénévoles sont à la 
barre, doric qiiatre depuis qua- 
tre ans. 

- -- 

Régulièrement durant l'année, la bibliothèque 
propose à ses abonnés des expositions variées : 
œuvres d'artistes locaux ,  Expo-sciences, con- 
férences, etc. Ln bibliothCque organise aussi des 
concours, des ateliers de bricolage et de décora- 
tions de Noël, des spectacles, ainsi que l 'Heure 
du conte, pour les plus jeunes. Avec les nou- 
veaux courants technologiclues, clle dispose 
maintenant d'un poste informa t ique donnant 
acces à Iriternet. Les personnes qui se sont 
engagées a la bibliorl-iéque sont fières de ce 
qu'elle est  devenue aii fil des ans. Grâce a l'impli- 
cation et aii bon travail des bénkvoles, c'est un 
lieu de découvertes et de détente. 

"*-,,:= . .- 
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C'est dans le but de créer un lien informationnel 
entre les divers organismes et la commiinaucS de 
Saint-Raphaël que le journal EGI Rc(a/e voiç le 
jour, en janvier 1980. Avec toute l'énergie que le 
projet exige, Clément  Lacroix, Madeleine 
Routhier, Gabrielle Vermette et Luce Valliéres 
(plus rard remplacée par Betty Chares t )  
entreprennent de le mettre sur pied. Leur trdvail 
est admirable, car durant les premiers mois, i.ls le 
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font dans le plus strict dépoiiillement, simple- n'est pas toujours facile, soit l'assemblage, le 
ment poussés par leur passion et leur bonne brocl-iage et ,  une fois l ' an ,  la campagne cle 
volonté. Durant les premières années, La Rufuie finaricement. Le tirage es t  a u j o u r d ' h u i  de 
est irnprimee avec un duplicatciir à l 'encre 970 exemplaires et le journal a ses bureaux, 
acheté à Montrnagny. De 1980 à 1986, le local du depuis janvier 2000, au icr étage du chef-lieu. 
jourriai est au Centre communautaire, et le cirage 
est de 700 exemplaires, distribués gratuitement à 
t ou t e  la population. Il se fiilance par la vente 
d'arinonces publicitaires a l'intérieur de ses 
pages. C'est à partir de 1984 seulement qu'une 
campagne de financement, basée sur Ie volon- 
tariat, vient appuyer le journal et qu'~u-i corniré 
est formé . 

La R~ifuZe a le vent dans les voiles! En 1984, 
caressant le projet d'une petite imprimerie com- 
munautaire, elle fait t'acquisition d 'une  presse 
offset, acquise grâce à la générosité de la popula- 
tjon lors de la campagne de financement, des 
ventes de publicité et d 'un prêt de  la caisse 
populaire. En 1986, le journal occupe de  nou- 
veam jocauiu, au rez-de-chaussée du chef-lieu. Le 
tirage est alors de 800 exemplaires et permet de 
créer un emploi à temps partiel, pour la mise en 
page et le montage des documents comn~andés à 
l'iniprirnerie Raffic, affiliée au journal. Mais le 
bénévolat, de plus en plus présent, reste la base 
solide de ce projet pour ce qui a trait à l'asscm- 
blage, ail brochage, a la rédaction et même à I ' im- 
pression. 

En 1987, La Rafale prend entenre avec la nou- 
velle Imprimerie Saint-Raphaël, qui imprimera 
dorénavant le journal, e t  déniénage, e n  
juin 1995, sur la nie Principale. Le journal co.nti- 
nue de profiter des bons vents jusqu'en 1799 où, 
mall ie~irei isemenr,  l ' imprimerie ferme ses 
portes. La niain-d'cleuvre faisant défaut pour 
reproduire s u r  u n e  machine vieillissante, on 
vend la presse. 

Lx journal est maintenant imprimé au CFER de 
Bellechasse, dans l'ancien couvent. 11 est mis en 
page depuis quatorze ans par Janine Pare (aidée 
pendant plusieurs années par Céline Goupil) et 
reçoit toujours la rnerveil.leuse coiiabontion de 
plusieurs bénévoles qui, chaque mois, mettent 
beaucoup d'énergie a effectuer un travail qui 

De 1920 à 1963, on tient au moins quatre acti- 
vités de  divertissement par année, -certaines 
étant de nature culturelle-, dont les profits sont 
ordinairement remis à la Fabrique. Elles se 
déroulent au chef-lieu. Ainsi, e n  janvier, les 
Dames de Sainte-Anne organisent le grand yokm 
(-un jeu de cartes), assorti de prix remis a cous les 
gagnants. En février, les Enfants de Marie prepa- 
rent un souper canadien, suivi de chailrs el cte 
musiqiie interprétés par les musiciens d c  la 
paroisse. Durant l'automne, les membres de la 
Ligue du Sacré-Cœur montent  u n  grand gala 
d'amateurs. 
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Les Cercles 1,acordaire et jeanne-d 'Arc  orga- 
nisen t également des soirées récréatives. 
De 1946 à 1963, les Lacordaire en  tiennent a 
tous Ics deux mois. Ils montent des pièces de 
théâtre, qu'jls ont plaisir à interpréter ici et dans 
les localités voisines. On se rappelle aussi les 
tombolas des Chevaliers de Colomb, un événe- 
ment  q u i  clure de trois a quatre  jours .  Les 
adeptes de la tombola tentcnt l eu r  chance, a 
divers jeux de hasard et d'adresse : roiies de for- 
tune, comment piquer des clous cl'un coup, jeiix 
de fléchcrtes, d'anneaux.. . E! 

AT+- -.. >/-= . $ 
I - 

PLACE AU THEATRE ! + 
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Au cours des années 1920, les religieuses com- 
mencent à monter des petites pièces de theâtre 
avec Iciirs élèves. Quand tout est  ail poinr, la 
pièce esr interprétée aii chef-lieu, à I'kpoque, la 
grande salle de la paroisse. Vers 1930, Ida Bolduc 
et Arma-Marie hbrecque prendront la relkve des 
religieiises. Elles font venir les textes de pièces 
d'aiiteurs ~nontrealais, et choisissent celles qui  
conviennent le mieiix aux gens de Saint-Raphaël. 
Les acteurs prntiquent chez Ida Bolduc, que les 
jeiines di1 ten~ps surnon~ment « ma tante Ida ». 

Ces pièces sont si poprilaires que l'on doit par- 
fois refuser des specrateurs par manque de place. 

Plus tard, Noëtla Bernard participe aussi à l'aven- 
ture du  théâtre. Elle cl-ioisit les textes, ayant un 
faible pour ceux de Charles E. Harpe, iin auteur 
populaire, dont or1 doit payer les droits d'aiiteiir. 
Des résidants de Saint-Raphaël ajoiiteront leur 
grain d e  sel, en composant aussi des piéces. Jean- 
Marie Veilleux est la dernière personne s'être 
occiipé du théâtre. La dernière pikce a érk mise 
en scène en 1962 ou  1963. Dans les derniers 
temps, les acteurs s'exerçaient cliez Rosaire 
Laflamme. On dit que toutes les pièces ont été 
appréciées du  public, e t  que la salle était toii- 
jours remplie. !El 
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TROUPE DE 77iÉÂTRE L'ACTE-TIF -; 

La troupe rle théâcre l'Acte-Tif a été créée en 1988 
par René Rouclzarct et Stéphano Bolduc, à la suite 
cteç représentations de la pièce Le Réu~iflojt du 
Père Brisso~z, mise en scène pzlr Jean-Marie 
Veilleiix, en décembre 1987, en collaboration 
avec le Club Optimiste. 

Kfne Uoucli?ril. Stéphano tlu[di>r 





ses letrres patentes. C'est à Saint-Raphaël que 
I'AMECS, dès sa création, établit son siSge sociat. 
Elle regroupe des artistes, artisans, musiciens et 
écrivains de la région Chx~idière-Appalaches, qui 
participent a plilsieurs manifestations artistiques 
régionales. 

L ' h k l É ~ s  a d'ailleiirs organisé de telles manifesta 
tions à Sai.n t-Raphaël tnême, dont ilne exposition 
de  peinture tenue ?t la bibliothèque, les 15 et 
r6 mai 1999. La population a pu y découvrir les 
œuvres d 'une trentaine cle peintres d e  Saint- 
Raphaël. Des cl-ianteurs, poètes, musiciens ainsi 
qu'une monoioguiste d'ici ont alors prête leur 
concours pour ajouter une  note cultiirelle de 
pliis 3 l'exposition, qui a permis de réaliser qiie 
notre localité est une pépinière d'artistes de tous 
les genres. 

À I'éti. 2000, en  collaboration a v e c  la  
Corporatjon des Fêtes du 150' de Saitit-Raphaël, 
I'A_M$CS a organisé le symposium de peinture 
Boniclioix, les 5 et 6 août. II a connii un franc 
succès! Les coffrets de la Collection du 150r q~ i i  
en sont issus proiivent, par leiir beauté et leur 
quaiité, le sav0i.r-faire de nos artistes. 8 

I 

UNE P E P I N I ~ ~ R E  D'AXTISTES ?# 

Saint-Raphaël regorge de talents dans tous Les 
domaines : écriture, peinture, musique, chanson, 
sculpture et arrisanat. En écriture, Françuise 
Dubreuil a publié un  livre l-iumoristique, et 
quelqites jeunes auteurs,  dont  Catherine 
Forgues. tmvaillenc à la rkdaction de livres des- 
tinés a u x  jeunes. jeanjiiles Kchard, écrivain pro- 
lifique, esr aussi narif d'ici (voir texte plus loin). 
Nous comptons aussi un parolier, Paul Beaiidoin, 
qui a écrit les paroles de la Bellechnsse on.cbui~.- 
fée, disque compact qui faic revivre des person- 
nages, des faits et des Ikgendes de Bel.leçhasse. 

La nlunjcipalite compte plusieurs conteurs, clont 
Cléophas Fradette et son époiise, Délina Roy, et 
leur fils, Ernesr Fradetre (voir texte plus loin), 

Ln irunc ~ccordéo~üsfe : Amiand Doiron. en 1'15 1.11 3 8 an'. 

devenu I'.un des conteurs les plus connus du  
QiiCbec et dont la gloire rejaillit siir nous tous. 11 
a partagé ses connaissances avec Michel Faulxct, 
l'un de ses élèves ayant acquis une renommée 
internationale. 

Et qui ne se souvient pas d'Adklard Godbout, qui 
n'avait pas son pareil pour nous faire décoiivrir 
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de ces cliansons datant parfois du début du  
Québec? II les chantait a cczpelh et savait jntéres- 
ser son auditoire qui en demandait encore plus. 

Saint-Raphaël compte quelques peintres profes- 
sionnels ou amateurs. Raymonde Thibaiilt, artiste 
peintre maintenant reconnue dans toute la 
région, dispense des cours d e  peinture. 
L'exposition des 15 et 16 mai 1999 rious a per- 
mis de découvrir des artistes dont les toiles 
valaient le déplacement : &Iadelcinc Diibreiiil, 
MadeIeine Picard, Cathy Fmdetre, Rita Ueaudoin, 
Daniel Boulanger, Gabrjelle Fradettcl, Denise 
1-abrecque, Ghys Breton, Natasha  Akirow, 
Jeaniline Pa re ,  Marierte Racine, Raymonde 
Thibault, Lise Richard, Jeanne Gagnon, Marie 
Forgues, Jean-Philippe Vogel, Pauline Simard, 
Lucille Tangiiay, Lhane Bolduc, Pauline Peiietier, 
Nathalie Blais, Danielle V. Montminy et tous les 
jeunes élèves de Mariette Racine. Cette dernière 
est professeure d'arts plastiques et elle deilieure 
a Saint-Raphaël. On doit ajouter à cette lisce : 
Brigitte Beaudoin, Sylvie Bergeron, Marie 
Beaudoin et Robert Fmdet. 

En voulez-vous des musiciens, des chanteiirs et 
des chansonniers? On ne saurait tous les men- 
tionner, mais de tout temps, les gens de Saint- 
Raphaël ont su se divertir par la musique, le 
chant et la danse. 11 ne faut pas oublier les Albert 
Fradette, Léandre Caulombe, Léo et René  
Doiroii, Paul Bouffard, Fernand Latulippe, 
Armand Gonthier, Raymond Rov et Tllérèse Raby, 
qui ont participé à toutes les fêtes possibles, 
dans les soirées familiales, dans les cabanes à 
sucre et: depuis une trentaine d'années, dans les 
soirées de  l'Âge d'Or et  des Chevaliers de  

"j Colomb, 

ALI cours des Fêtes di1 centenaire de Saint- 
Raphaël, plusieurs se rappellent Paul Bouffard, 
accompagné d'un aurre musicien, faisant danser 
les gens sur I'asphdte du temin face a L'&lise. 
U n e  anecdote : il y a quelques décennies, des 
membres de la chorale masculine, qui chantaient 
la grand-messe à l'église, ont décidé de siiivre des 
cours de  charit gregorien, encouragés par leur 
directeur de  chorale, un monsieur Dugal. La 

a&yciiic!iwrii urit. uiirCc au iknrw cornniiinautnitc 

remise des diplômes s'est tenue à l'Abbaye Sairit- 
Benoît-du-Lac. D'autres miisiçiens se sont faits 
connaltre au fi.1 du temps. On pense notammeilt 
a Gbyslaine (Ghys) Breton, dont  la musique 
d'ambiance sait rehausser une rencontre; i des 
chansorlniers comme Jacques u Coco ,, 
Blanchette, ainsi qu'à Céline Asselin, Patrice 
Breton et Jacques Rancourt. De la jeune relève 
aussi, qui compte des musiciens, compositeurs. 
cl~anteurs et chansonniers des pliis qualifiés : 
Jean-Franqois Carré, Jean-Sébastien Carré (voir 
texte plus loin), Mike Labonte (avec le groupe La 
Ritournelle), David Couture, Jean-François Kaby, 
Stéphane Bolduc et tous les aurres q u i  pra- 
tiqiienr la musique sans ambitionner de monter 
sur scène, mais qui prouvent qu'à Saint-Raphaël, 
nous avons de l'oreille, et qu'à; difaut d'être tous 
des musiciens, nous sommes tout IL moi~is mélo- 
manes, amateurs de belle musique et de belles 
chansons. 



Les Pare, uneJnmilie de ~nusiciens 

Depuis nombre  d'années, les Paré de  Sainc- 
Rapl~aël ont un goût commun pour la musique. 
Intéressons-nous particulièrenzent à la famille 
d'Albert. El!e compte doiize enfants, et chacun 
d ' e u x  maîtr ise au moins u n  i n s t r u m e n t  d e  
musique. 

Remontons  ii l ' époque  des grands-parents  
d'Albert, Honoré Paré et: Flavie-Rose Bélanger, 
mariés en 1859 à Saint-Gervais. Honoré est un 
bon violoneiix ec il sair faire danser et giguer. 
Flavie-Rose est douée d'une voix forre et l'ex- 
ploite clans les chansons à répondre. 

De ce couple naît Aubert, en 1875. Dès son jeune 
Age, les performances miisicales de ses parents 
I'in~pressionnenc. 11 réussit a apprivoiser le vio- 
lon, et à son tour, le maîtrise très bien. Conime 
ses piirents, i l  participe à différentes soirées 

1 urchfitrr P d ,  en juillci IOii1 
On ~pcrço i l  C h d e  Lenueu\, Rock Par@. Marcel P d  cl Q m ~ n d  i)oirun 

dansan tes. Vers I'ige de 17 ans, il fait comaissance 
d'lUvinia, la fdie de Magloire Rélanger et de Flavie 
Labrecque. Certe dernière a appris à jouer de l'ac- 
cordéon en tres bas âge. Le couple Paré-Bélanger 
aura dix enf~nts ,  dont la plupart joueront de la 
niusique. Au débiit, la famille ne possède auciin 
instrument, à l'exception d'un vieil l-iarmonium 
un peu defr;iicl-Li, mais fonctionnel. 

Cnrchmirc P d .  m 197%. f I'HCrel Riewcnué de Saint-Pdul dc Monmijni: 
k% rniiaicitnui.\ j{~ni. Jein-Giiy I h h a m p s ,  Rock Part!. Marcel Par$ el Denis IJ;u-e 



Aubert pratique plusieurs métiers : cultivateur, 
maquignon, vétérinaire, huissier, encanteur, pos- 
tiiloi~ et maître-ctiantre à l'église. Un bon matin, il 
revient chez lui avec uil violon qu'il a probable- 
ment  échangé contre  u n  service ou une 
marchandise. Le vieil l~arrnonium est aussi 
éc l~ange  con t re  u n  piano.  Toutes les filles 
apprendront le piano, B l'exception d'Aliçe qui 
préfère le violon.Trois de leurs cinq garqons, 
Antonio, Gérard et Albert, maîtrisent le violon. 

Albert, né en 191 3, est le huitième de la f;lmiLLe. 
Ein 1932, i3 épouse Marie-Anna Langlois, fille de 
Phiiias et de Marie Berr-iard. Elle est issue d'une 
famille de musicieris. Elle joue du violon et du 
piano. Guy, leur fils aîné, fait ses ktudes clas- 
siques ail Collège de La Pocatière et au Séminaire 
de Québec, ou il apprend le violon e.t le piano. 
Jean-Robert, le sccoizd fils, apprend i jouer de la 
guitare, puis il achete un accordéon et une man- 
doline. Marie-Anna apprend à jouer de 1':ic- 
cordéon en iin rien de temps! 

Albert et Marie-Anna. sont invités dans dif- 
f irentes soirées, en particulier a u x  soirées d e  
noces qu i  avaient lieu dans les maisons privées. 
Marie-Anna joue du  piano et Abert joue du  vio- 
lon. Les aamés Guy et Jean-Robert accompagnent 
leurs parents dans ces soirées et y jouent de 
divers instruments. 

En 1945. l'electricitk fait son apparition dans le 
lcr Rang, ce qui donne une place de choix à la 
radio étecrrique. Celle-ci contribuera à l'appren- 
tissage de  nouvelles pièces musicales. Il manque 
toutefois un  piano à cette famille. Le budget 
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familial n'en permet pas l'achat. Albert propose 
à ses garqons de bûcher des cordes de pi[oune. 
Le produit de la vente du bois de pulpe sera 
utilisé pour l'achat d'un piano. Les garçons rem- 
plissent leur part du riiarché, et quelques mojs 
plus tard, le piano tant désire se retrouve à la 
place d'honneur dans le salon. Comme il est 
agréable de  pouvoir cl-iancer a u x  accords 
mélodieux du piano! Jacqueline, Monique et 
Linette, sont particiilièreinei~t douées pour le 
cliant. Guy enseigne à son frère jean-Robert tous 
les secrets du piano. 

En 1952, Albert achète la boulangerie Gasselin, 
ail village. On quitte la petite maison qui a w 
naître Lionel, Moniqiie, Linette, Marcel, Rock, 
Jeannine et Mariette, pour aménager dans une  
maison beaucoup plus spacieuse, ou naîtront 
DanieUe et Denis. La musique continue d'occu- 
per les loisirs de la familie. Les ainés partagent 
leur savoir avec les plus jeunes. 

Marcel et  Rock ont  l ' idée de  former un  
orchestre.. . A cette époque, les jeunes de Saint- 
Raphaël ont un gr;in.d ami. On le disait notre par- 
rain et plusieurs s'en souviennerit : Jean-Marie 
Veilleiur, le fils aîné du docteur Veffleux. Il aime 
beaucoup la musique et vient nous écouter 
pianoter et chanter. Un jour, ii se rend compte 
que Rock a du talent pour jouer de la barterie et, 
peu de temps après, il nous fait cadeau d'un 
magnfique se/ de d~wms. Un autre grand ami, 
Armand DoUon, aussi amoureux de la musique, 
nous arrive avec une nouveauté, soit une guitare 
électrique et iin amplificateur. 

Les fins de semaine, le groupe joue dans les 
soirées de  danse organisées par Jean-Paul 
Beaulieu et dans les soirées de noces. L'orci~estre 
est formé de Marcel Paré à I'orgue, de Rock Paré 
à ta batterie, d'Armand Doiron, chailteur gui- 
tariste, de Cl-iarles Lemieux, guitariste, et de  
Denis Laflmrne à l'accordéon. Plus tard Claiide 
Langlois, saxophoniste, se joindra au groupe. 

Au fd des ans, le cadet de la famille, Denis, et la 
dernikre des filles, Danielle, feront partie du 
groupe. Frédéric, le fds de Marcel, fait maintenant 
partie d e  l'orchestre. Tout laisse croire que Ia tra- 
dition musicale chez les Paré se poursuivra! 

Ernes t Fradette, contmr 

Ernest Fradette fait partie intégrante di1 patri- 
moine culturel laissé par nos ancêtres, avec les 
contes et tes légendes qu'il narre depuis plus de 
50 ans! Lorsqu'ii était enfant, il ne se lassait pas 
d'écouter son père, Cléopl~as, lui raconter cles 



Laval, mais Iç projet de livre a été relkgiie aux 
oubliettes. 

Au début des années  2980, Lucille Gilbert, 
recherchiste, a découvert dans les arcl-iives de 
monsieiir Lacoursière le nom de mon père. C'est 
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hstoires fantastiques cle princesses enlevées par 
des géants, de navires voguant clans les airs et de 
gens se t~insfonnant  en loups-garous, ou encore, 
de  diables dansant s u r  le toit de  maisons. 
Cléophas est décédé en décenibre 1953. Avant 
de mourir, il. a demandé à son fils Ernesc, qui se 
trouvait a son chevet, de perpétuer la tractition 
en devenant lui-inême conteur. Selon Ernest, tout 
est devenu facile.. . Les mots canr écoutés se sont 
imprégnés dans son esprit 5 tout jamais. 

Luc Lacoiirsière, historien répurk et professeur à 
l'université Laval, est venu enregistrer les contes 
et les lPgendes de nion grand-père Cléophas, 
quelques années avant son décès, dans le but  
d'en faire un 1ivre.Après la mort de Cléopl-ias, il a 
aussi enregistré sur  vide0 mes deux grands- 
ti~ères, Délina Roy et Amanda Gontlaer, ainsi que 
rnon ptire Ernest qui ,  a cette époque, est âgé 
d'une trentajne d'années. Ces enregistrements 
onr été placés dans les Arcl-Lives de l'université 

p a r  son entremise que Miclle1 Faiibert, clc 
hloncréal, passionné par toiit ce qu i  touche le 
patrimoine culturel, s'est presenté chez nies pa- 
rents. Ernest et liii soiit vile deveriiis amis. Michel 
ajnlait écoiiter et apprendre et, de pliis, il  était 
chanteiir et violot~iste. Après c~uelqiies rencon- 
tres, jl n offert à mon père de devenir son gémnt 
et lui, son mentor. 

Jusqu'aiix ;innees 1980, Ernest avait pour public 
sa famille, les voisins et les amis qiii viennent à la 
maison se faire raconter toiires ces hisrojres e t  
ces légendes, q u i  d e m e u r e n t  bien vivantes 
encore aujourct'hui. Combien de fois sommes- 
nous allés dormir avec iin bon mal de ventre, 



mt mon pere mettait de cœiir dans ses récits si succès durant plusieurs années. On y présente 
particuliers! des travaux sur  cuir, du tissage, des travaux sur 

bois, le fer forgé, la confection de vêtements, le 
Le piiblic d'Ernest s'est vire élargi. Voici le ilom tricot, la poterie, l'aquarelle, la céramique, Le 
de quelques endroits o ù  il s'est produic : vitrail, la confectj.on de bijoux ... Bref, toute la 
U~iiversicé Laval, Festival d'été de Québec, Musée gamme de produits qui permettent à nos arti- 
des civilisations d e  Hull,  Théâtre  Petit sansdes 'expr imer ,e taupubl icd 'admirerIeur  
Cl-iamplain, poste de radio CKRL, télevision de créativité. 
Radio-Canada, sans compter les écoles, hôpitaux 
et centres d'accueil qu'il a visicés.Voici un =trait 
tiré de la présentation-hommage, rattachée au  
lancement d'un vidéo intitulé Ernest Frcicktte, Jean -S&castf en Cam& 
confetiq ail Miisée de la civilisation de Québec, 
en octobre 1995 : N é  e n  1977, Jean-Sébastien est iin rnusicie~i 

S'il y GI des d017s qtt'on peu,! nmiq j ' m  ai eu accompli. J'ai conzmencé le uiolo?~ li I'iîge de 
t ~ l a  .,. disait Erwes! Frndette en pui?nlzt du doil trois ans. Donc je ?Te me r~lppelke pas I 'époqzre 
de CO?Z~@ZIT que l ~ i i  B transjnis son pè7.e sur son oii je izkn jo~~.nis pas ! Ses parents, Bernard 
l i l de fnor-t. Lkpz~is ce tcnzps: il laisse courir su Carre et Henriette Boutln (dont le grand-père est 
ménaoi7-e et ses paroles dam ces r-ecifs Aubert Paré, un musicien que les gens d e  Saint- 
~n.el-ueilkezrx ou k s  ~av i re s  v012t SUT k t  mer n~~ss i  Raphaël connaissaient bien!) ont vu des son 
bien ql,w sur lem-e, 02 Ies nmonfagtzes soni e77 jeune âge l'intérêt qiie leur fils portait à l'écoute 
cristal, 02 les gens se métamorphose~~lr e n  de cet instrument. Ils lui font alors suivre des 
pzgeom, en dt-ago?zq chwa.~rchent des iiconzes; cours. Son premier professeur a été sa tante, 
boive~af de Ikozt qui rajeunit uw font de la soup~ Lorraine Boutin, qui Iiii a enseigné les notions de 
nzt folad cies n7,et-s.. . Azrthe~atiqtie conteur iradi- base de cet ar t .  Plus tard, elle  enseigner^ aussi le 
tiomzel, ,Et-~zest FrccdeCte ci puisé son r~$e~-!oire piano à Jea n-Sébastien, petidan t huit: ans. Puis, 
uuprès de son pèw el des quêteux qui, atrfrflo~iy! elle dirigera son neveu vers u n  professeur de 
circz~lai'ent seir le territoire q~éb&cois .  
L'i.nz~~g.i?znire de ,W. Frudefte n k!é i~,l?ze te17.e fer- 
Iilepour totss les conreux et jeteurs de sorts qui 
ont nzeublé son PH f a ~ ~ c e  i i  Sain.&-Rupbn8l de 
Bellechasse. 

La plus récente prestation d1Emest Fradetre s'est 
tenue au  Centre c o m m u i ~ a u t a i r e ,  le 13 jan- 
vier 2001, oh il s'est produit aux côtés de Michel 
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Faubert. A cette occasion, on lui a offert un 11oni- 
mage tout particulier, en liii remettant iine cas- 
sette de l'enregistrement fait en 1955, avec ses 
deux grands-mères, D é h a  et Aman&. 

Le s a b n  d'artisanat 

Le premier salon d'artisanat raphaëiiois a lieu au 
Centre commuiiautaire, en 1979, sous le thème : 
* Le premier dégel ». C'est le debut d'une longue 
série d'expositions, qui corinaîtront lin grand j ~ ~ - ~ t ~ x ~ ~ l ,  ULL LI >Ull U L ~ L ~ ~ ~ A I L  i!~I,ll. 



violon recorinli : Claiide Létourrieau. J e a n -  
Sébastien a alors 8 ans. . Ce professe~tr in.'a lirai- 
iweizl cl ide' pou?- lu k c h n i q ~ l ~  de I'i1?sit7,~n?.elrl-t. je 
me rcpprlle co?n?nent 21 ékait rninutiez.~~ dnt?s su 
fa.çon c l  i?~zseig~ze;r ,, Toutes les semaines, les pa- 
rents de Jean-Sébastien font le voyage à Québec 
pour ce cours de violon. C'esr aussi vers cette 
époque que notre musicien devient membre de 
I'Orct~estre symphoi-iique des jeunes de Lkvis. 

Durail t son adolescei~ce, Jean-Sébastien a crée le 
groupe Feedback avec des amis, soit tMichaël 
Paré, David Couture,  Guillaunze Rémillard et 
Jonathan Paré. f f  O?? reprenail des vzezix stlccè.s 
nllnnt ~I'Ofleu Anch d Led Ze,~e161~, en passu 1-11 

pur S&v et ~\..Iernllica. J, Le groupe s'est dissous au 
bout de trois ans. Jean-Sébastien a continué à 
jouer avec David Couture. w J'ni d'excellwtts soi.( - 
velzirs s'de f i 1 . l ~  de camp, guiiure el uialo.iz en 
muiv.s.. . Je pense a~lssi aux specracles ddu midi, 
ir I'ni.idiloriil?n de  la Po(yualen,te de Léiris, 
deuant sc~lle combl~,  e/ e l f l ~ ~ ,  fi t o ~ ~ s  ces specta- 
cles di. la Snz n!,/en?z. Des i?l.onzen ts irrem- 
plnçn Mes. :J 

Par la suite, Jean-Sebasrien fera des études plus 
poussées en violon, ainsi qu'en chant, ail Cégep 
de  Sainte-Foy et  au Cégep Saint-Laurent, à 
Montréal. Depiiis ce teriips, il gagne sa vie avec la 
musique. #Je chnnre dam les 6n;is du Québec, ef 
je s w i s  tiiolo?zisre pour IJai.6teu r-coln,pos?:reu.r 
:k?~bi70 Cberzart c i j e  fais des riroz~r~7.eks pz~blicl- 
t c i iws  - Avec ce métier, Jean-Sébastien voyage 
beaucoup. 11 a ainsi visite la France, la Belgique, 
l a  Suisse, I'Atlemagne e t ,  b ien entendu, le 
Canada. .le stc is z:rni?nenf heuretm de po~tuoir 
gaglzer I ~ G I  vie en ex'c~+ça?zt ma passion et je 
crois uraiment que c 2sr  le plus beau métier  LI 
nzonde. J'espère ~ O Z I ~ : S I . L ~ U I - C  ?na ca~~rière el uisiile7- 
le monde ential? fi 

Jacqzces Barbentc, zcn grand artiste d'ici 

Originaire de Saint-Raphaël, Jacques Barbeau est 
né en  1934. I l  est le fjls d e  Joseph Barbeau et 
dYAntoinette  Brown. II est aussi  le frère de  

Barbeau, professeur d e  didactique h 
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l'université Laval. Diplôme en  1956 de l'École 
des beaux-arts de Québec, Jacques y étudie le 
dessin, la peinture, le vitmil ainsi que  la sciilpture 
sur bois, pierre et métal. 11 complète sa formation 
par des stages en Europe et aux ~ ta ts -unis .  
Pendant un certain temps, il sera professeur d'art 
au Collège d'enseignement généml et profession- 
nel de Sherbrooke. L'Estrie bénéficiera d';iilleurs 
de son implication dans le milieu. L'artiste fait 
partie des fondateurs du Regroupen-ient des 
artistes des Cantons de l'Est, est membre fonda- 
teur du Conseil de  la culture de l'Estrie et di1 
Musée des beaux-arts d e  Sherbrooke. 1,e 
hphaëllois d'origine est plusieurs fois honoré. 
Entre autres, en 1989, il reqoit le prix d'excel- 10 1 

lence, catégorie Carrière, lors du premjer Gala 
des prix d'excellence de la Ville de Sherbrooke. 
,r Jctcqnres Barben~r est ~ 1 1 ' 1  ar /~s te  his!or.icl? ciz 1 2  

rc!co~atP !a vic. des citqycns. Se5 a>/,..ur:res son/ 
z;iv.anPzt~s, ~nspirées des sources d~1 PGISSI; 01 i ALI 
présent. 
(Source : Arlcl-iives 5 des Cantons de  l'Est) 



Jean- Jules Richard 

La femme du Portage 

Roman 

I'HEXLZGONE 

Jemz-Jules Ricbnrd, écrivain prolifique 

Jean-Jules Richard (191 1-1975) est né i Saint- 
Raphaël. II étudiera i Ottawa et voyagera partout 
en Amérique. parmi les chenlineaux. Soldat en 
Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, il 
se distingue au combat. Blesse, il rentre au pays 
pour écrire Nez-$-jours de hnilze (1948). Tour i 
tour conunis de librairie, journaliste à la pige er [{)2 
employé a la télévision de Radia-Canada, il pu- 
blie des romans et des nouvelles qui tirent leurs 
sujets d e  l'l-iistoire (la guerre,  le port  de  
Montréal, Louis Fùel), de l'injustice sociale ou de 
sa vie de cl-iemineau et d'homme libre. Jean-Jules 
Kchard est I'aureiir de douze romans. qui otit 
fait leur marque et dont  la littérature est 
eriseignée à l'université. 11 a écrit plusieurs de 
ses muvres dans la maison paternelle, située rue 
Destroismaisons. Son chef-d'œuvre est ~VeztJ 
joi.,rs d e  ha?:rle, u n  roman  qu i  t ra i te  de la 

Deuxierne Guerre mondiale. Uri autre de  ses 
romans, Faites-ilezw- boire le _/lettue (1 970) a rem- 
porté le prix Jeail-Béraiid. Un dernier roman; 
édité à titre posthunie, a été adapté par son 
neveu, Robert Fndet, à partir de manuscrits et 
de notes inédites. Il s 'agit de Lci fenzn~e d u  
poj-tnge, qui raconte la vie des bûcherons. Sur la 
couver tu re  ar r ière  d e  ce roman,  Jean-Jules 
Richard dit : &rire n'est pas nzon bu.t. Je 
regarde d'a bord, j 'écorle, j'mzal y e .  

Cléophas Morency, né a Saint-Raphaël, part tra- 
vailler aux États-unis à l'âge de 12 ans, en com- 
pagnie de ses parents. Comme il aime bien les 
défis et le sport ,  i l  est engagé chez 
Barniirn 8r Bailey, le plus gros cirque du temps. 

11 rravaille sur un fil de fer et sur les trapèzes. 
Cléophas devient même cris bon, aux dires de 



ses amis qui étaient là-bas avec lui. Aprks dcs 
années d'entraînement, il doit partir en tournée 
d'une ville à I'aiitre, avec sa partenaire. A ce 
momen t-là, son patron l'avise qii'il doit résider 
avec sa partenaire, car payer deux cliambres 
s'avère trop onéreux. Une personne cbn.ritahle 
écrit alors i sa mère pour l'informer de ce fair. 
Celle-ci écrit à son fils : T2.r t'et? reviens par ici 
!out cie sl.~ife' i C'est ce q u e  Cléopl~as fera. I l  
prend le premier train e t  revient i Saini- 
Raphaël! 

Le 3 juin 1901, i l  épouse Aexina Lemelin, puis jl 
apprend le rnérier de barbier. II consacrerd ses 
loisirs i la chasse ail petit gibier, dont il traite les 
peaux pour les vendre chez Laliberte, un gros 
magasin de Québec. Cléophas et Alexina don- 
nent naissance à hilit enfants : Alma, Atice, Marie- 
Anna,  Jeannet te ,  Georges,  Nazaire, Léo er 
M~~urice. !BI 
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'(. CLÉOPHAS FRADEWE J/" : 
ET LE SORT DU QUETEUX 

Au clébuc des années 1900, l'esprit possède, sem- 
ble-t-il, cine force incroyable. ],es anciens parvien- 
nent à arrêter le sang, [es feux sauvages, ainsi que 
les rages de dents, rien que par la pensée o u  
encore le toucher. Le pouvoir se transmet d'rine 
génération à l'autre en respectant une seule con- 
dition : un homme doit dévoiler son secret à une 
femme, et vice-versa, sinon le don est définitive- 
ment perdu. 

Les queteux jouissent aussi de grands pouvoirs, 
mais ils ne les utilisenr pas toujours pour faire le 
bien. Comme ces mendiants subsistent en pas- 
sant  d e  por te  en porte  poiir recueillir des 
aumônes, ils acceptent qii'on leur offre le gîte et 
le coiivert gratuitement. Les gens, pour la plu- 
part, les craignent, et certains leiir refusent 
meme l'hospitalité, à leurs risques et périls.. . car 
ils peuvent erre victimes de n-iriuvais sorts. 

Fndetce, qui lui interdit de toucher le moulin à 
coudre de la maisonnée. Lc- passant Iiii  jette alors 
un sort q u i  ei~rraîrlera pratiquement sa mort. 
Durant environ deux mois, tout ce que  touchent 
les habitants de la maison se détache en mille 
inorceaux oii disparaît de leur vue  pour réappa- 
raître en un endroit inusité. Par exemple, une 
charrue se défaii en morceaux en plein tmwiil, 
des attelages disparaissenr à la minute oii on les 
quitte des yeux pour réapparaître, roulés en 
boiiles serrées dans un trou de  la tasseric, ou 
tombent du ciel a u  moment oii 011 enrre  daris 
l'étable. Pour pallier a ces phénomènes, on 
demande aux voisins de venir effectiier le trdvail 
à la place des gens de la faniille (ramasser le foin, 
battre le grajn.. .), afin de  limiter les dég;~is! À 
l'heure du dîner, les deux plus jeiines, Wilfrid et 
Ernest Frddelle, surveillent les outils afin cl'éviter 
qu'ils ne disparaissent. 

Durant  toute cette période, Cléophas eritend 
continuellement d e  la musique et  o n  doit 
recoiirir à un prêtre et même, i l'éveque, afin de 
l'exorciser et le libérer du sort! Comme on sait 
qiie Cléophas Fmdette est un excellent conteur, 
on laisse le soin ail lecteur d e  départager la 
vérité de la légende! E4 

Un jour, un passant se disant réparateur de  
tnoulins à coiidre se présente chez Ctéopl-ias 



CIéophas Coiiloinbe résertTe toujours un accueil 
amical aux quête~ui de passage, ayant même Urie 

chambre réservée à leur usage, à l'étage de sa 
résidence. Uti jour, uii quêteux lui aurait montre 

/O-/ 
comment exterminer la vermine des cl-ievaux! au 
moyen d'une formule prorioncSe en latin! Ce 
genre de vermine agissait tel le ver solitaire, 
faisant maigrir les cl~evaiix, qui finissaient par 
mourir. Cleophas Coulot~ibe aiinit ainsi appris à 
soigner ces bêtes à distance.. . il ne lui fallait que 
connaître la couleur du cheval! Quand la guéri- 
son était entreprise, les excrémei~ts de l'animal 
étaient pleins d'insectes grouillants.. . Et comme 
dans tous les cas de guérison, il était recom- 
mandé de ne pas dire : Merci ! *. W 

w --.:/- 
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LES MARQUES DU DIABLE "/ ;, 

SUR LE ROCHER NOIR 
I 

Le  diable, à une certaine époque, serait venu à 
Saint-kdphaël pour tciiter d'y hue quelques con- 
quêtes! Mal  lui en prit, car l'arcliange Kaphaël 
n'appréciait pas sa visite. Étant le protecteur de 
la municipalité, i l  aurait entrepris cle chasser le 
malotru.. . Il paraît que Lucifer a pris ses jambes 
a son cou, (511 empruntant le rang des Fiefs. Ses 
pieds fourchus s'enforiçaienr daris le sol, mais 
I'usiire du temps en a effacé les traces, sauf sur le 
rocher qui longe le chemin où l'on peut, encore 
aujourd'hui, voir l 'empreinte d e  ses pas! Le 
rocher Noir clu rang des Fiefs est aujourd'hui 
enveloppé de forêt.. . et de mystère! 



L e s  o j ~ ù i i p s  muri i,ci- 
pale-r., c k t  le  quoti- 

dien de nos nïnires el 

consei1lera, qxi se . sw-  

cèdenl depzci.9 1855 au 

gou:i,?ernail; de  Sain! - 
Rnplzu e / .  A q w d  MC, 

i?,qouls., rn,mtl:çsngFi 

d   ordure.^, d?rre,ige- 

mori t ,  pcr.nl.q el .~ozr.les ... Au f i /  du. f e m p s ,  coibir. / es  

sujets les plus disczilé.~, r:oire parfois di..spuiés! 

Ihc! fotcil le min,u.fieu..s~ de 7io.s n ,~~ ' l j . i .~~e .s  ri~,t~nl.ci- 
pnle.9. e! le rnppel des s:ozc.vsnir.s de n.os conci- 
fqzlena, perme/ de i2o.lt.s. ofli..i,~ ce rt>gci.rd swr notre 
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'est vers 1840 que prend forme l'adminis 
tration municipale au  Québec.  
Cependant, le cadre municipal favorisé lie 

correspond pas alors à la limite rerritor-iale des 
paroisses, mais plutôt à celle d e  districts qui for- 
maient des corporations municipales. Les habi- 
tants ont rejeté cette législation, parce qu'elle 
reniait le cadre paroissial auquel ils étaient 
habitues. Elle sera d'ailleurs abrogée en 1845. 
Mais peu de temps après, la Législature, sous le 
régime de Lord Elgin, décide de revenir à l'orga- 
nisatioi~ des districts. Les municipalités de  
paroisse seront abolies, afin de leiir substituer 
46 municipalités de comté. Fortement contestée 
par la population, sous l'influence du clergé, 
cette dernière Iégislatjon a ,  à son tour, é té  

i0G abrogée en 1855,  et remplacée par l'Acte des 
municipalités et des cl-iem.ins du Bas-Canada. 

En 1845, la partie civile de Saint-Gervais et  
Protais portera le nom de Corporation de la 
paroisse de Saint-Gervais et Protais. Le premier 
conseil municipal sera nommé le 2 1 juillet de la 
même année. Il semble bien que ce conseil ait 
dirige les activités civiles, jusqu'en 1855, du terri- 
toire qui comprend alors la portion cédée par La 
paroisse religieuse pour  former la nouvelle 
paroisse de Saint-Raphaël. XI en a été ainsi des 

portions cédées, pour Saint-Raphaël, par Saint- 
Michel et Saint-Vallier. Lors d e  la fondation de 
Saint-Raphaël, la vie municipale civile relève 
donc de trois municipalités. 

La loi de 1855 divise le Bas-Canada en municipa- 
lites d e  comté,  elles-mêmes subdivisées en 
municipalités locales. Le préfet dirige le conseil. 
de comté, dont les pt-jncipa~ix pouvoirs concer- 
nent la constnlction et l'entretieri des édifices 
abritant les bureaux d'enregistrement et  les 
cours de justice, ainsi que l'administration des 
territoires non-organisés de l'arrière-pays. Cette 
même loi reconnaît que les miinicipalités Iocales 
doivent être établies dans les limites de la 
paroisse religieuse. C'est donc une victoire pour 
ll~glise, qui ne pouvait admettre qu'une paroisse 
soit niorcelée et imbriquée dans plus d'une 
m~viicipalité. 

Ln prmn.ière séance 

Le conseil d e  la municipalité de Saint-Rapt-iaël 
tient sa première rhinion le 23 juiiier 1855. En 
voici un extrait : 

À lrne session gélzérnle et ~nensuelk du co~zseil 
ntu,-ticipal de Iw paroisse de Saint-Rclphasl, 



m -- 
tcnzse en Cadite pnro.i:sss lutdi  le 23 -ji~iLlei 1855, 
cor~Jorrri.érneut aux dispositions de /'Acte des 
~n~~;rlic@n/ifés et des chenzins dl., Bels-Cnr~adn 
de 18.55 ù laqztella ~lssejn hi'ée sol;ll pt-ese-izts 
A ~ ~ g ~ i . $ t e  Boldz~c.  Micbel  mercier. rb1agloKrs 
hforin, Pl'srre Botlrin. Michel Lnbbé> Abr-chnm 
Lacroix! ~nenz bres dzfdi, co~zseil e! fos-mnnt 2-rlz 

qz1onr.m d'icelt~i~ ledi/ conseil a par Ces préseu.tes 
fail les ~G;qleme?? ts s~ii~~i.?zts, 21 saimir : 
l e r  Qz('ii npp-ozi~e les de7.m- C G I L L ~ ~ O T ~ S  produites 
par le secrétnij-e-trésol-ier. E. LGI 6rccqu.e. 
E. Dozrotz. 
Sc Que 16~ dile çorporatiui? engage pot1 r secré- 
taire-tr-ésorier Eozlis Ontlaire potcr le  prix et 
som nzs de d in lim-es cou rGrntes pourvzi gtie 
indite co~orntiotz reçoive lcidi fe sornjlze. Si elle 
ne lu r ~ ~ o i l  poil?[, le secrérflire se confelztrnu di., 
~nmtarrt ql.1 'il nr.tra. Ledir secréinire promet de 
fot~rnii- le logement, I 'encre et Ie p w p i ~ r  POLLI' 
ledit conseil. 
,?e Q t ~ e  Iacfi~e coporntion s 'nccorcl~ ~~n.nni??-iie- 
meizt porrf- nommer Pkn-e Boutin co7nme maire, 
er ejzsf~ile il ci élé procédé d la ~zolnii?ncion des 
peisoi.1.nes srr iuuntes, souoir : c/a1~5 le p?.evtje?" ru118 
ci-deunvt de Saifzt-&fiche/ ainsi qzte Ie second 
rung, Pierre Biloden ti. pot(?- inspecreu r de 
chemins, pours, clOtu.laes et fossés. Sorcs-z~oyet; 
~Vfichel Broch u, poL1,r le pren lier. ruinp ci-cleucrnt de 
S L ~  in t-~%fickek et Chn ries De-t~ys dis Lnpielre so LIS- 

uoym-pour id concession ~zommée le Brus. & 

Cette réunion a surtout servi a désigner des per- 
sonnes responsables de l'entretien des routes, 
des ponts et des fossés, et il senihle que c'était là 
le premier souci du conseil rniinicipal. On 
apprend aussi qu'Édouard Doiron et Étienne 
Labrecque ont cautionné le secrétaire-trésorier 
en signant un engagement qui  n~etr;iit en gage 
leur propriété, en cas de malversation de la part 
du secrétaire-trésorier (sujet du règiement 1 ; ci- 
dessus). La dernière partie de l'engagement se lit 
comme suic : 

La co?zdi:tion de ce cautio~zi.z~n~e?zt ess telle que 
si leclil Lotlis Dallui.~'e remplir b i m  et,fidè/e?~ent 
en totrf re'Yyps Les fonctions el de-uoijs de ladite 
charge de sec ~-.dtaii.e-trésorieq et i-elad compte RI 

paie ei remsi h l~idite corporatio~~ ozi. & foute 
pe~sonne, ppnr Iedif acte, nzttorisée .G Iu demnja- 
cigr el j-ecei:oir, foute s o ~ ? ~ m e  et cleizier pour 
Iuqzlelle ledit 1. Dcrlla ire ccolnrns ~ei !  secr6l~tire- 
trésorier se7-u CO jnptable eni!e.rs ladite 
CorPol-ation tant qu'nu pri?açipcil, i?zférêT et 
fknis, qu 'au ~lommnge el pénalité q t r  'il pozrrm 
comme tel secrétaire-tr&sorieP auoir en,cotrrtl 
dans l'exercice de sci charge pottr et psndanf 
I'espnce de be-nzps que lrdil Louis D~zllnij-e sera 
itzuesti de hdite chcrrge de secrkictire-r~ds0n'e.r; 
a l o ~ s  ce cali.t.?:o7~1?.ern.eiat sera nul, a1,ctremenr il 
~lemett~.elzi dans totlire sn force er r~iguet~r. . 
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II faut que tes endosseurs du secrétaire-trésorier 
soient convaincus de son I~oiinêtete pour ainsi 
s'engager! De nos jours, des assuculces corivreni: 
le cautionnement des officiers de l'adrn-inistra- 
tion publique. 

Le  même conseil sera aussi contraint d'établir 
des règlements afrn de d e h i r  le camporreinent 
d e  ceux q u i  assistent aux rkunions.  Voici 
quelques résolurions prises à cet égard, le 8 jan- 
vier 1856 : 

I r e  QU %I yae sera pas permis il qui que ce soir de 
parler scrns Ia. per~nissio?~ dudii conseil. 
22 Qe-re lonqulu.n membre dzrdiit colueil ntrr6.r 

In parole, les G I Z ~ ~ Y E S  membres garderont le 
silence et écot~terowt le rnembj-e qzri parle, se 
gard~lnc bien de 1 'zn~myompre. 
3 e  QXL 'il fazidra attendre que celzci qui parie 
nit fini de purler pozw j&re des obssruutions si 
l'on. veut etz faire. 

conseil mu.nicipal adopte une première résotu- 
tion lors de sa sessiori du 4 fkvrier 1856, dont 
voici un extrait : 

II ne sera accordé a~cczuze lice~zce n.oztvelTle à 
qui que ce soit, dès ce jour er aduena~zt- h pnttir 
dl,! jour ofi, les llicen.ces ssovt donriées: pour Ici 
uente c k  toz~fes boissons Jo??es ou e~7.ii!ran!es, tel 
que soi. vin, euu-de-vie otc nub-es liql.ieurs. a 

Une tcUe résoliition n'est pas jugée satisfaisante, 
car le 3 mars 1856, on établir de nouveaux règle- 
ments pIus sévères, au sujet de la consomniation 
d'alcool : 
,r . . . consid6ru;nl: les d6sordre.s graves ef ~zom- 
breu.x occnsio;iznks par le vice de I'ivrog~zerie, 
qui n cciiisé Jn dém.o?-a.lisation sui-to~l!pc~~.mi Ie.s 
jeznzes gens, zi est dans la ligne de soiz &voir ef 
clalzs I'intkrêt des citoya-is de pre?zcl're les )noyens 
eflica ces pour rkp"?nel- cc vice de I'ivrog~zerle. a 

4" Qu'il ?Te sera pas perrntis d 
qui qLi,e ce soif cEe se Ieuer de son 
siège pour s'absenirer pozsr 
qz~elqtte raisor? qzce ce soit sa~zs  
la pernaission dudit conseil. 
5~ Qu:%/ ne sera point permis 
de fzrmer ~ z i  de rester cozlvert 
chns  In sn Me cl.udz/ c o n ~ ~ i I .  
6~ QIM citlacztn des ?îze??a bi-es 
sera sfrictement tenu. d 'nsszstel- 
/ou.tes les séa~zces! so t~s  1ct pélzn- 
/ if@ de %O S. (ndlr : shiüings) 
7" Qtte foufesps?-sonnes g z ~ i  
e~$reinclro?zb ledit ~èglenzent, 
encou?-rom la pc'rzcllifé de 5 à 
IO S. a 

i n  croix noire de la temphnnce ZRS croix noires de la tempéraiice, présentement 
remisées dans les greniers de nos maisons, ne 

La Corporation municipale de  la paroisse de semblent pas avoir ralenti la coi~somrnacion d'al- 
Saint-Raphaël n'échappe pas a la canipagne de cool. Les interdictions décrétées en ce qui a trait 
tempkxrince lancée par l'abbé Charles Chiniquy aux boissons enivrantes ne sont soulevées qu'oc- 
qui, avec Pierre Beaumont, curé de Saint-Jean- casionnellement lors des réunions di] conseil. Ce 
Chrysostome, fonde la Société de tempérance le dernier se consacre surtout aux chemins et aux 
29 mars 1840. Sous l'influence du clergé, I t  ponts. II devait agir en qualité d'arbitre dans des 
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litiges opposant les habitants qiii entretenaient 
les routes et les ponts de leur secteur. II n'est 
alors pas rare que des requêtes soient présentées 
eti ce sens, comme la siiivante, au sujet du pont 
nornrné Galipeault aujourd'hui : 

LStir~mhle requêle des soz~ssig~aés habifnnts 
et propriéraires de la con.cession Saint-Jean- 
Baptisle, a~~gnaenration c r l ~  la se-i,ûneurie de 
Sail7.r-J/lichel, 

Repr6seufs h ~l mblen~en I qtii son 1 chargés 
depuis izomlîre d'années ~ L L  po?zt. clppe/é pont 
de Ft*an~ois rMonlz .  Dqziis que In dite pnmisse 
exisfe! cc con/ a @té enfrete?ai,i POLLI' I'titikile des 
perso~z ries qzr i se t~ozluent a LL sud-ottesi dtidit 
pont, uzl ytre c'es! lezrr chemin pcitir J i -é~~z .~enw 
l Zglisc.. 

Vospëtition.nair~s n'ont I I L C I  besoila d ~ i  pGnt 
pozrr uaqzim- nu Jez.trie, fi Québec el nzr rnotili~z~ 
que lettr ?*ozite ds con2mi~~li~ntiou est celle de 
I 'église. 

Que ke dit pont  devra 8treJnit et elaireten~l 
Pa?. torts Ies pr-op??éfctires et occzLpants de leri-e 
&puis y C O ~ Z ~ T ~ S  Jemz Fraclei,, gngncrnf le Nord- 
Est Et y co?npris François Morin v u  qtce ce 
cbernz~r se irouue à passer srlr ledii polat POL/ I. In 
c2~k t~ re  de SC! /en-P. 

Vos pétz'tionnais..es uous prieni de  bien 
exami~aer Iêzw demande e! uotls pri~nr de leeu 
faire jitstice. 

Le soztssigt~é ce?l?Je qt le !a prese??te req?,~êfe 
.a été 11le 2 ICI porte de /'église de Sni?~r-Rqb~id  
dimu~~cbe le 23 déce-m6t-e 1855. 

Une route refzicsée 

En 1884 ,  des propriéraires d e  la paroisse 
adressent une requête au  cure  et aux marguil- 
liers dans le but d'ouvrir et de construire iine 
route pour coinmurijqiier du chemin de front du 
le '  Rang au  chemin de front ciu 2 e  Rang. Ils 
définissent que l'endroit le plus convenable pour 
le tracé d e  cette route passe sur la terre de ia 
Fabrique, dans sa plus grancle portion. Ces bah- 
cants sont prêts y aller d e  le-urs propres 
moyens et même, d'organiser ilne corvée. La 
terre en question avait été cédée à La Fabrique 
par Jean Denis Rémillard et Mjchel Lacroix. En 
fair ,  si le projet avait été accepté, une route 
orientée nord-siid, telle la R o i i t e  28  1, serait 
présente en plein cœur du village. La requête a 
été transmise a ~'fivêché, qui  fait part de  sa déci- 
sion dans une lettre datée du 7 décembre 1884. 
et ad ressee au curé, Fr~nçois-Ignace P;indis. 

M. le CU rk, 
Apri?s clvoir pris co?zr~a.isso~zce de ILI req~iêle 

LIU 2 7 septen-i b-ue dg]-n ict; demarsdant i c r  ti inrj- 
sniion de faire ~ 1 ) 1  cbe717 il? slir In tetare de la f i l -  

brtqtle, pozri- aller dzi pretniej- rnulq n u  
secon& et de In résolziiioiz de In: pnroiss~ k ce 
sujet, je regrette pl-ofondéme~zt de  ne pouljoir 
npproz~uer cerre résoluriun 13 moitrs q l . , ~  /a 
m~lszicipcilité ne s 'engogs d e-nt-~~etelzir celte i-o~die 
con? me rozsles les ni,i/res routps li!e.rbnlis&s. 

II est ul-ai ~ L I ' z L ? ? .  certain ~zombre  de 
paroissisus s'e17guge?zt h. /'oi,luriy. ir IGI 7??etlre en 
bon état, à ffii~e Ies fossés et les clôbzsres; trrnis 
ces ppclroissie~zs ne so;ial pas iinnzoj?sls; q/.~eIqut7~- 
zrns qzl ifteron t p e ~ l  t-&tre /.a pn roisse nun ? z t  
I ~ t z g t ~ ~ n p s ,  pr lis le pwnliej* jetl du  zèhe s hmoi?it 109 

toujozirs avec le te?n.,bs et alols persojl-rie ne se 
croira obl@é ni autorisé d entrecsuir le chemi~a; 
Ici Jabriqtie se tt-oï.cusra chai,uéc des clVlurw et 
dcs fossés. II e.~t urai q f , 'on  lui offre le droli de 
reprendre son ten-nilz ef de Jer~ner Ia ~'otifa si 
ceriaines connlitioi?~ 17e soi?,t pas i*e~npli~s, mais 
celn nepozii~~lir se,fnire sans des chicnnes et des 
procès gtr i bouleuerser-ont lo paroisse et 
mcinerorzt I'tcne ou 1 'ntcbe pni-tie. Le setd nzoye?z 
diohvie7- ,G ce rr#s g r a w  iizco?zlrénient es( q w  IU 



~nui?icqcr.lite' s'eu charge dès O présent, tout en 
e+,r.igecl?zf que le.$ reqlsém nt5 Ji-lsseizr I ~ . T  fr~iis de 
IJotrvertzr?-e de In: ?-oule. S i  elle trotlue fi-op 
onérez~x de se charger de l'entretien. de celie 
seconde roule située 2i b ~ i i t  aqems  cldo) In route 
ncritleile, q z l  'est-ce qui empêchernit de Jernzer 
cde-ci? 

Qct,ozqu'il en soi!, je ne p i  is en conscierzce 
consefzlir à Z'oz~uetfetre u'ci celte route .sans que 
les droits de In ,/ki hj-iq~ce soz'u~zi pn r fa ieeilzent 
sa-z.luegardés par I B  mojjen que j'indiqt~e. ,> 

La reproduction de cette lettre permet de corn- 
prendre l'ambiguïté d'un pouvoir partagé à trois 
niveaux qiri intervenaient l 'un auprès de l'autre 
dans la gouverne municipale. Le conseil tnuruci- 
pal subissait les lois du gouvernemerit, mais il 
était aiissi soumis aux exigences de la Fabrique, 
qu i  recevait ses directives de t'Évêché qui, lui 
aussi, intervenait auprès du  gouvernement 
provincial. L'habitant, soumis à l'Église, n'osait 
pas intervenir ouvertement corltre ses décisions. 

Leportt dzc Brns 

En 2904, l'archevêcl-ié de Québec doit soumettre 
son opinion à propos du pont du Bras. U adresse 
une lettre au curé Adolphe Micha'ud, dont voici 
un extrait : 

Dclrrs l.ine assemblée de 
Fil briqz~e tel? tie le 13 ~aouemn bl-e 
del-nie!; uos ???.a r,ua.~dLie?s de17aa?1- 
deut )??on crzris str.ic in. quesdio?? du 
ponr du Bras qu'il s'agit de  
reparer e~acore une fois et qu'il 
f~sidrcr songer a recoizstrzt il-e 
ph-rs icij-d. JP lezlr co~zse1;lke Son?@- 
mrn.t de remettre ce pont, s i  /.a 
chose es/ possible, ù Ici nzi.lnicli- 
p ~ l l i t é ,  mn.is r ~ o n  pus pour eiz 
chargel- excltisiuemen.ir zme pa r/-lis 
des pcir-o-izsien.~. Une Sois le pont 
r e m s  ù 1a charge de la !clnzu~zicz- 
palité, il serait fncile à celle-ci 

naên.ie In parokse de cette elznzgiezrse se)7flri!z~cle. 
C e  sera f inalemenr à une  assemblée teniie 
en 1909, soit cinq ans plus tard, que l'on fait lec- 
ture d'une missive de la Fabrique, qui demande 
notamment que le conseil municipal prenne en 
charge le pont du Bras. L'assemblee des marguil- 
liers a aussi notanIrnent résolu : 

Co?x~i.dérn.n i qz1.e ledit pont dz~ Rr~is n'es[ gttèr'o 
solide et que la cage du Non! est à refuire, il n 
été résolu ttlzal-zinzej7zent de remplacer /'.@lé 
p~ochui~z cette cage pctr t ~ z  pilier de cimejzl, de 
présente?- une reqz.r&c au gozwernenze?zt de In 
pnty des c~n.tribunbles pour obtenir trn ponl en 
fer s z u  le Brns au lieu et plnce dzr po~zt en, bnih 
ncttscl. 

Le 4 janvier1886, le conseil municipal adopte 
une résoliition condamnant la conduite du goii- 
vernement fédéral envers Louis Riel, pend.u a 
Regina pour rébeUion : 

Con~idéruizr qu,e IP repi-ésentanc cie /au-  
lorité Jedérctle dans le Il'ord-Oz.test pendant la 
dejwi&re i~?szrn-rectio~z LI IraiCe auec Louis Rie/ en 
l ~ k i  c/en~a?a~/ant et en acceplcl;r;,t sn rech'itioiz er 
que cet acte n ' a  jnm.cris &té désavoué par 
l'Ec@~!.dtzJ; 

ponl en Jer et débni-rasse par 16 1 - 
L*. 1iol11 riil 15m. sujet de noriiliri:itv? id i>c~~~\ io i is ,  ic1:ini q u ' i l  adiiliic cl >rnicrurc c!t irr. 



In 1916. lb ~ h e u ~ ~  seront r6qiiidtiorinb par l'aiynk. lors de ki Grande gierre 
Les imtlb remplaceront les dicr?ii\ pnitr le ÿansp?ion el la irar9ux de la kmr. 

C'o;i~sr:d6rnrlt qr.r'il a Iolyozirs exisre un 
douk irès sérieux s w  le Jhit G ~ P  S ~ U O Z T  si L O L L ~ S  
Kiel n eu p e d a n t  I'i~isurreclion lors de son 
procès et de so 1;1- e.xecz~Ciolz la possession con? - 
pl& de ses fnct~ltés i?ztellectue/les sr y ue ce 
dotste n'ujaniais él.4 éclairci d ICI ~afisfuctioi? dtl 
ptt blic: 

Cn~rsidércrnt qzie / ' ~ x é c ~ t i 0 1 ~  cnpi!a/o pour 
oflelzses politigztes 1-1 est pitu dans des mwzbrs de 
7zulJae époque et qzie dans le cas nc,zlel ni /ci 

s&c~rire de ~'Btnt ni le ré fa bhssernelzt de l'ordre 
daus I t .  !\brd-Ozlest ne ?-quéraient cet acke de 
rigtr.ezi 7. excessiue 

C01~sicléra)~t qï.~'il Y Z : ~  a e-LL .d In mise à ex&- 
cidion de la sentence de nzorr portée colatre 
Lattis Riel d 'uzttl-e nécessilé apparente qtte celle 
cle doïz~zeï- sn/isfucziom fi IGE haine des sections 
oizllzgtstes  amies de SirJoh??. A. 114acD07zald; 
Résolu i.r ?znninwwaenI que Gilalzs 1 'opdlziovz d1.i 
conseil I'execa.~tion de Louis Riel .a &té ~ 1 7 ,  clcte 
injziste, ixpolitiqt~e, ~ ~ z ~ . L L Y ? z ~ ~ ~ z  et barbare. que 
ce con.srii Io rkproî,,ue colnine il c o n d a l w ~ ~ e  
ér~ergiqz~emerzli !.a co?~cl~i.ite dtl gozwerneme~r.f de 
kt Pzcissn ~zcs q . i j  s'eu. esf rmdu cottpct ble. 

COté, Michel Bolduc, Elzéar Leclerc et Gilbert 
Desponts. Ce genre de condamnation n'est pas 
monnaie courante, niais d'autres exemples exis- 
tent. Par exemple, environ 50 ans plus tard, le 
conseil de la paroisse, à sa séance du 4 fé- 
vrier 1935, proteste contre des persécutions 
religieuses ayant cours au Mexiqiie, en Espagne 
et en Russie. On demandera alors à rios chefs 
d'États canadiens : a d'employeï. leur iu/luence ii 
les faire cesse?; et réclan.te de In sociéré des 
,VuTious tl.ne cickion ~~zgoz t re~~ss  el ~flzcuce co?zl.re 
les ppers-écuiio??~. * 

Village et paroisse se séparent 

En 192 1 ,  et ce, jusqu'el~ 1994, Saint-Raphaël aura 111 

deux instances municipales, I'une pour le viUage 
et l'autre pour la paroisse. Étonnant, malgré de 
multiples recherches, il n'y a aucune trace, dans 
les arcJiives municipales, ayant trait i ce moment 
capital. Les notes touchant l 'année 192 1 sont, 
somrrie toutes, semblables à celles des autres 
années, exception faite que la vie municipale est- 
clesormais répartie dans deiui fdières d'archives. 

Le conseil d'alors est composé de Pierre Boucin, 
maire, et des conseillers Pliilias Gonthier, Joseph 
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un rci.oiiii:B ~dou;lril llsrpe. .\ I'arriGre-lilaii. on wir I:i 
maison anficlle de Uobcn Picard, au 121. nie Principale. 

Du neuf nzt villuge 

Faisons un saut au viuage, eil l'année 1922. Hle 
sen faite de modernité, en terme de trottoi.rs, de 
protection contre l'incendie et d'éclairage. Ainsi 
en mai, le viilage souhaite remplacer le trottoir 
de bois par un trottoir de béton : II esit ordo?zné 
et ~b~ltzlé 911e le trotsoir elz bois à pnl-tir de ~ 1 7 . 9 ~  

rL1. Elzc'ar Beazrdoin & venir chez .M. .2?zdré 
Knby soi! re17.ozwe/é!épnr 14.72 lrartoir de b6i;io~. ., 

On veut embellir le village avec de nouveaux 
trottoirs, mais on souhaite aussi préserver le 
cachet nanirel qu'apport-erit les arbres. Le 4 octo- 
bre 1922, lors d'une séance du conseil du village, 
Eusèbe Boiichard propose,  secondé par  
Aiphonse LacroLu, que l'on adopce le règlement 
qui suit : 

f .  1V1,11 pour?-a nba~tre  e-izdommagei.  oz^ 

d é i n ~ i r ~  les arbres plcrnbés ou couseru&s pour 
l'ombre et l b~vzememt t~int au' ln voie pz~ hliqtce 
que sur les prpriéf&s p-iuées sam tbne LI ~lton3n- 

tion d t ~  conseil ~ntrlzic?paI. 
2. Qzsiconque n.e se co~zform.era pcls ~ 7 t l  r&gle- 
ment ci-dessz~s sera passible d'une anzende de 
quinze piastres potcr chnqz~e a?-bl-e nbatri.~. 
el?ciommugC ott détnr.it en  pl^ des frc!is Pncozi- 
~ w s  pour le recou-uyenzeî~t cIe In dite amende er. 
l'empriso~ii.~zsmmz il défuul de paiemen& le totrr 
sz~fv~in t  les a~-ticles 371 et 339 d ~ r  Code ~ntbwi- 
ctpak. ld 

Vers la fm du même mois, le viUage adopte un 
premier règlement de protecrion contre les 
incendies. En voici quelques articles : 

1. Sotid propri.4tcli~e 0 % ~  O C C L ~ ~ G I ? ' ~ !  de mniso??, 
otl autre édijiice, devra se pouruoir de seaux ci  

ince-i~die, G ~ Z L  no?vb~e de cinq O L ~  de totîr aestre 
appareil propre pr#elz ir les i??cendjks et auoir 
des échelles dti soi czu toif et dz~ tait nzi faîte de 
sa nzaison. Le to~tr deww être [enu eiz bon ordre. 
S. II est cl'éfen.d~~ 21 toztle persolzne d'el~trer  
da ~ z s  les étn lîles, écu ries, porcheries. gru n,ues, o t ~  
hangars, avec des Izimiè~.es: non placées clalzs 
des lanternes jermées, d ' ~ i  entrer auec des 

L I 

1.1s imtioirs de bois renini rrrnpl:ick pu 
cls iolis ironoirs da hEion ornO de !+na. 



cigarettes etc des pipes nllumnées ou d III trnns- 
porjer d~r  Jeu, scins 1 ~ s  précai,ttions SZ$JZSG~I?LBS 
p o u r p ~ w  i.17 ir Les i?zcendies. 
3. 11 est défendu d'nllu.wzer ou gccrder dtl fw 
d~z.ns 2./ ri. hnngn~; porcherie, grcruge, aj,lsie?atis ou 
autres hsrisses, ci zlf~-ernen/ y the cians Llne C/W- 

~~z inke ,  (-121 dans poêle en ~nétcr 1 con~mu.ni- 
qlratzt Q Line che?~r.iiz&. 
4. 1/ esf dkfeuadu de Irau1spo1T.w dzr /PL{. st1.r /cl 
z~oie pu bliqzte, dans 1-iw jordi~z,  u.ue coi.rq ~ I Z  

champ, ccutr.enaent qu,e dans 1 , ~ ~ k  unse et2 métcti. 
5. Tozrt propriétnire OLI oçcrlpajzt de granges, 
fejaik ef ntr ires écifices, co??tenmzt des mat ières 
cons bzistibles o t ~  i@"1namnlîles: devru tenir les 
portes fe-~.mées. 
9. 11 P.$! ~i'éfe~dzl à tout nznrchand, ~na~ztflac- 
 furie^ ou autre personne, de garder en d6p8t 
plus de cin.qzrn~zre yallons do pétrole oz,& de gaza- 
/in@. (. . .) L'endroit réser~é nu pétrole 7ze dwrn 
pas $ire le inême que cel11.i réserué d kn gazoline. 
Dnrts les de tu  cns, ces endroits deurvnt être 
isoles CIPS ~ti.trPs L O ~ ? S Î ~ C ~ E O I ? S ;  Ie ~lkpôt de gnzo- 
1ine deura être enfoui sous terre. 
10.  Les chenziizées de nxnnzi fac t~ lre  cievron I 
ê ~ r e  colzs!ruifes cl Lc?ie ba l i t e z~r  d'nz! ?~?.oiias 
vii~gf-ci17q pieds plzu baz~t  que In nzalson uoisine 
In plus éiez)ée, soit eiz brigtce, en ~~ic'rnl, éïz 

pie?-iAe, ou el7 béfon. Elles clevrouf cin~zs tous les 
cas êlre munies d ' ~ r ~ l e  passe potw e-mpêchsr 

; \ f / ~ ; r ~ , q  fi:/ / t ~ o , , ( / ~ , . ,  1 1 , t i t t j v i / 1 ~ 1 1  - 

I 'éc bappem eut des élin celles. 
1.5. Penon7ze ne devrc~fnilopusse~~chmazix 01-c 

110it~6res sur Ies boys LM à irzçe?zdie te?zclws clliant 
qzle c m - c i  ne soient protégés. 

C'esr aussi en octobre 1922 que le village songe 
à l'éclairage de ses rues. Le contrdt sera passé 
auprès  de  la Compagnie  é lect r ique de  
Bellechasse, sur une base de dix ans, au prix 
annuel de <( dix piastres par lampe de 60 watts n. 
Les lampes doivent être actionnées rnanuelle- 
ment. Quelqii'un devra les allumer le soir et les 
éteindre le matin au moyen d'un interrupteiir. 

Le dimanche est un jour sacré et  cliôrné. 
Cependant, il semble que certaines entreprises 
di1 Québec en fassent uri jour de travail comme 
les autres. Pour contrer le phénomène, on voit 
naitre la Ligiie d u  dimanche, qui souhaire obtenir 
l'appui du conseil du village. En novembre 1923, 
ce dernier adoptecti la résolution suivante : 

c A~e7?dtl qzie cefluins emnploye~q sp&c.iale- 
 nen nt dans la j.2~ bricn&iori de la pu@e et du pa- 
pier ei du ns les e?7tl-ep?*ises de C O ~ Z S L ~ L I C ~ ~ O I ~ ,  c)bl i- 
gent l e ~ ~ r s  o~~vl-iem. d brauaillw /e dinzanche: 

1?1 ttendz.r qu.'en c/z~f&r.onrs e i ~ d r o i f s  de la 



Province, le d~avail d u  dinaancbe est deve~zz~ 
habituel et que cetfe habitude tend & se r&p~n.- 
dre de plzrs e-13 ph&$ 

Attendu qu.e le trni~nii! ~ d z r  ciimn riche désor- 
gnizise la fumikle et l'ordre social er gzt 'il esr 
deJendu par l'@lise et les lois de cepctys; 

Adrendu qu 'il in~pof-to d'e.tz rayer par des 
m oye?w. prmnpls eel efJcaces le mal causé par le 
kru.vad dzi dimanche; 

Attendu qu'il es/ d u  devoir de I'azttorité 
co~l.sfltz~ée de ueiller au maintien de l'ordre 
soc~:al et de fa ire obsert,e.r Ies lois; 
Le conseil de la corporaliojz dz& villuge de 
St-Raphaël, prie avec inslnl?cê !'Hono-)*able 
Premier Ministre et Procz~rez~r  gé?z&al d e  IQ 
Prouirzce de Québec de prelzclre Ies mesures 
)z.6cessnkes pour protéger In fa-rnille et In: sociérté 
e-n cetle Prouince el?. y faim?zt ohsemer stricte- 
mela! les lois co~zcern~wnt I'observn~zce dzr 
dimnncbe. 

Adélard Boutin,Aibert Picard et William Thibault. 
Tous les ans, le conseil procède à la nomination 
d'officiers. Cette année-Là, il nomme trois évalua- 
teurs, dix-neuf inspecteurs de voirie, à raison 
d'un par route, un jnspecteiir agraire, trois gar- 
diens d'enclos, un auditeur (vérification des 
livres) ainsi qu'une personne pour le Bureau 
d'hygiène. Au fait, qu'est-ce qu'un gardien d'en- 
clos? TI a pour tâcl-ie de recueillir les animaux 
sortis de leurs enclos et d'en retrouver les pro- 
priétaires. S'il ne peut établu: qui es1 le proprié- 
taire, l'animal est vendu aux enchères, à Iû criée, 
après un certain délai. Par ailleurs, le gardien 
d'enclos doit régler les « chicanes de cldhires )), 

littérdlement, c'est-à-dire qu'il doit résoudre les 
conflits ayant trait aux clôtures mitoyennes entre 
deux propriétés. 

Aux grands maux, les grands remèdes 

La variole fait des ravages, au printemps de 1924, 
et le village adopte de sévères mesures pour 
éradiqiier l'épidémie, en rendant Ia vaccination 
obligatoire dans ses limites territoriales. Toute 
personne r-ion vaccinée contre la varjole sera 
passible d'une amende de cinq dollars et aiissi 

d'tl~ze amende nddition~zelle cd'zcn. dollcir pour 
chagi.~e jour qu'elle azsm omis et omettru de se 
/nit-e uucciner clprès le det~xiènze jocsr de I'entrke 
en vigz~ezn- d u  dit regleme?/. Après 48 heures 
de l'entrée en vigueur du règlement, route per- 
sonne se trouvant. daris la municipalité devra 

f 14 pouvoir exhiber aux autorités, sur demande, le 
certificat attestant sa vaccination. Chnqz~e refus 
oz! omissio~a de sa part d'e.xhibe~ /el certficat 
l onq~ t  ' d e  e?z sera aa'tzsi requise, lu rendra, pm- 
sible d'une a-ineizde de cinq dollars. 

En 1730, les membres du conseil de la paroisse 
sont les suivants :Auguste Laf lamme,  maire, 
Adélard Daliaire, Joseph Boitfard, Louis Goupil, 

Dans le lu  h t r i g ,  de nos jours. Y a-i-d un garclien d'endus paç loin? 

En 1930, le conseil municipal de la paroisse 
demande au ministre des Travaux publics et du 
Travail, Antonin Galipeault, aussi député de 
Bellechasse, de conserver sa charge de député 
pour un nouveau ternie. Cependant, ce dernier 
sera nommé à la cour d'appel. Pendant la séance 
du 5 mai 1930, le conseil désire l i i i  exprjmer 

ses plus siizcèu.es Yegrets de Io. p e ~ e  que celte 
~zominatio~~ occasz'o~z~ze nzrx contribzinbles de ln 
rnujaicz.alifé .. Il veut également lui eqrirner 
sw pro foizde reco?z~znissn~zce pour les favetl rs 
sans nombre qzt:i l  Lem- a GICCOY& pendan/ les 
vingt et u~z ans qu'il les n rep,-ése?alés à ia légis- 
kncure de Qtrébec O .  

On transmettra une copie de cet hommage au 
journal Le Soleil, pour publication. Le remplaçant 



d 'Antonin  Gal ipeaul r  cornnie dépu té  d e  
Bellechasse sera Robert Taschereau. 

Tous les ans, la municipalité (que ce soit le vil- 
lage ou la paroisse) évalue le salaire à verser aux 
engages municipaux. h n s i ,  le 6 juillet 193 1 ; la 
paroisse fixe la rémunération des employks i 
son service i 20 centins de l'heure, pour un 
homme seul, à 30 centins quand i l  utilise ilne 
voiture, et à 40 centins quand il recourt aussi à 
deux cl-ievau. 

Contrer le chômage 

Le 26 novembre 1931, la paroisse tient une  
séance spéciale afin de préparer une demande 
que l'on soumettra au député Robert Taschereau, 
pour faire approuver un projet de constniction 
d'une route qu i  permettrait de réduire le chô- 
mage. II esr propose d'adopter la résolution sui- 
vante ' 

Afisizdzi qzre ICI crise se fait de plus en PILIS 
sentir &i?s nott'epnroiss~, 

Attmldu qzle le rtombre de chômeurs est plus 
élevé que /'an dernier: 

Artelzd~t que ke marché des prodiciks ugri- 
coles es1 très rnnzwm et ~1 obligk 120s cul l ivnlezi~: 
à ss priver  LI p e ~ ~  de  1n.cizn-d'a7zlure q i d ' i l . ~  
aurazent ezi besozn cet uu/o?nne, par là r e l ~ ~ ~ a n t  
le nombre de chô~nezt~s, 

Attendu qtae nos ch6niezirs demandent de 
I'o~~vruge pour I~zlr el?tretzeri et celf il' de leur 
fa nz ille, 

Attendu qlre la route de In Chute passe 
acluelltim~~t G ~ L L  solran~et d 'z~ne moutngne; 

Atte~zd~a que cette roztre est dans z ~ i z  état 
danger eu.^ ei le sera toz!jozirs parce q ~ ~ ' z /  esi 
impossl ble de In faire répurel- snlzs faire ~ { l t e  

tmnchee ddns la naolztngtae, 
Afk'ench~ qjt'kk y aurait ZHZ bel e?adroit, ou In 

rnontngrie n'existe plus, .d passer celte m6ie PI 

fenrier 1 'n utre, 
II est rssolt~ que le coizsek'i demnl?de .G 

M Robert TascheiAeclzr, diputé de Belleçhclsse, 
d'mer de son r izfltience azlprès cie I'honom ble 
J. IV. Froncaur, ministre des Trnuuux P U ~ ~ ~ C S ,  

pour fnlre nz~ton3er la consrnlctzon d'une rotiie 

doni un roii II i'cniic 

sur /es argelzis d t ~  ch8~nage eiztre le chemin du 
premier Rurg et cslli~ des C ~ ? . C L L ~ ~ S  ciJiu de don- 
izer de l'ouvrage L? nos cb6mezirs. Le coiif de 
cette ro~kte n été estimé .& 4 2 50 $. ,, 

Lors de cette même séance de la paroisse, on 
décide de prendre en  consideration une requête 
des gens d u  rang Sainre-Marianne, et que le 
secrétajre soit autorise à envoyer une copie a 
monsieur Taschereau qu'il obtienne aussi un 
montant de 500 $ sur (( l'argent du chômage b, 

pour améliorer leur chemin de  front. 

À la mi-décembre, J.-E. Beaudoin est autorise I J.i 

passer contra t  avec André Labrecque, pour  
L'achat du terrdin de la route de La Chute,  dès 
qu 'on  aura le montant que le comité di1 chô- 
mage a accordé a u  chômeurs pour ce travail. 
Adélard Lacroix est nommé surveillant des  
travaux. Le 4 avril, il est résolii que le maire de la 
paroisse,Auguste Laflamme, et le secrétaire, s'im- 
pliquent aussi dans la passation du contrat, dont 
la somme s'elkvera à 3 000 $ .  Le reglément 
niunicipal spécifie qu'une taxe de 0,05 $ par 



tranche de  cent  dollars d'évaiuation sera 
prélevée, auprès des citoyens, pour ces travaux. 

En juillet 193 1, des suites d'une requête de rési- 
duits, le secrétaire et l'inspecteur, Arthur Breton, 
iront voir les intéressés pour faire signer une 
requête demandant d'incorporer Le cheni.in du  
rang du  Bras, à partir du moulin de la Cllute, 
jusqu'aux limites de Saint-Gervais. 'L'été suivant, 
Le chemin de  front de la C h u t e ,  a l a  ligne 
seigneuriale de Saint-Gervais, sera incorporé à 
notre localité. 

En mars 1934, le dépuré R o b e r t  Taschereau est 
sollicité de nouveau, cette fois-ci afin d'obtenir 
du Comité du ch8mage la somme de 2 500 $ 
pour donner du travail aux 85  cl-iômeurs de 
Saint-Raphaël. On souhaite employer ces gens à 
redresser les côtes dans la Roi i te  25, qui dési- 
gnait alors la Route 281. En juin, on demande à 
Robert Taschereau d'accepter de servir- d'i.nter- 
médiaire auprès de i'honomble nai~zistrc de 1 ~ 1  
Voirie! Édouard Perrault, en vue d'élargir et de 
redresser la Roi i re  25  a partir du  village, en 
descendant jusqu'au Rang du Sault .  Atterzdt~ 
qzie 17ous avmzs un grand nombre ~ i e  pauvres 
fa.nzilles clans lu paroisse et qu.e ceci n ~ g -  
m.e7aite?zzi( les travaz.sx chez nom pour donner 
dzi pain à nos pauvres. Voj)ulzf qu'il se fait de 
grands traunztx du?=~s !es paroisses .voisines, ??.otls 
nous somnnzes denzan.de pots?-quoi ILI ~nttnicl@ci- 
lilé de Sr-Rupbnël ~z'uurnit-elle pas le même pri- 
vilège qzle tzos voisins ont la chance ~i"'~lvoir. e 

Aide aux plus ~ u ~ t i s  

f /fi Il arrive parfois q u e  la municipalité preiu-ie à sa 
charge certaines dépenses pour aider les nécessi- 
teux de la localité. Par exemple, en juin 1934, le 
conseil de la paroisse autorise le maire et  le 
secrétaire-trésorier à signer les papiers néces- 
saires pour placer un dénommé Larocl-ielle à 
l'Hospice de Sajnt-Damien, aux frais de la muni- 
cipalité. Le 4 juin 1935, on fera des procédures 
similaires pour placer un autre résidant à 
l'Hospice Dom Bosco, toujours aux frais de la 
municipalité. On désignait par n hospices n les 

% 
foyers pour personnes âgées. En mai 1936, dans 
le même esprit d'entraide, on défrayera u n  
compte de 4 $ relatif au transport d'un patient à 
l'Hôpital Saint-Sacrement. Plus tat, en avril 1930, 
la municipalité avait même versé la somme de 
8 $ au curé pour le service de Joseph Lacroix. 
D'autres situations à peu prks simjlajses survien- 
nent à l'occasiori. Si on fait un saut de vingt ans, 
on voit que le ler décembre 1952, le secrétaire 
donne  tectiire de la lettre d 'une xésidante, 
demandanr la somme de 127 $ pour payer le cer- 
cueil, l'habit, etc., d 'un défirnt. Une somme de 
50 $ lui est consentie. De plus, le conscii prendra 
à sa charge le compte di- 5 $ relatif au creusage 
de la fosse. 

En mars 1936, le secrétaire-trésorier d e  la 
paroisse fait la lecmre d'une lettre émanant de 
son homologue du village, au sujet des pompes 



En 1937, Saiiii-kiphaël mf I'liiiie dc In Fête pronndde des oiseauu. h m i i  le cure du temps. I'abb6 Joseph Desiroismaisoris. 
nous apercmuns qumt~iG de < n i h a  d.oicoiux, dont plusieiirs reprodiiiwnt da maisons dr bini-bphael. Rwonnaisscz-vous la vcitre! 

c11imiques utilisées pour éteindre les incendies : 
.Mo.rts~ettr; je SU& chargé pal- le conseil du. vil- 

Iage de uous i~zfor-nzer qu'atl szyef des ponzpec; 
chirniqrres Q l'al:euil; le cco~zseil du viljuge i ~ z ~ t  

être rsmboz.i.1-sé des dépenses qi.~ï' se Seront w t a  
ilaceudic.s, le der~aier fezi chez monsietsr Adklnrc/ 
Lacroix coz"lte d la inu17icipalifé du ~1i11age huit 
piosires en acide et soda. Le conseil  LI ~!i/fage 
est prGt ii uo.l-rs prêter ses ponzpes, )nais ii! ~?eul e?z 
retoztl* que votr-e co~zseil cr'e pnroisss se ret~de 
responsable des t-lépe~zses qj.ti se ferout et des 
répa?.c!tions ~ l z l r r  pu~npes, GEL(  C G ~ S  où elles se 
briseraient. J~ 

La letme est signée d'ULric Bouchard, secrétaire- 
trésorier pour le village. 

EL à combien s'élèvent les dépenses milnicipales 
dans les années 1930? En fkvrier 1937, le conseil 
du  village &value comme suit le rôle de percep- 
tion qui lui permetrra de boucler son budget : 

Déficit de l'année 1936 231,12 $ 
Salairc du secrétaire, 
de l'auditeur et police de garantie 105,OO 5 
Papeterie et entretien 

Entretien d'hiver et conseil de comté 124,OO $ 
Luniicres des rues, fonds de bâtisses 
des jurés et loyer de la saiie 368,OO $ 
Aliénés et assistance publique 146.27 $ 
Total : 1 024,89$'- 

En mars 1937, le chornage endémique sévit tou- 
jours. Le conseil du village adopte une resolution 
puiir Je contrer : . IiI est résoltt I,I-TIU?? it?ae;n~el?I 
qfse le co?.rseil c k  cerce îner?aicpaliré demn.?zde & 
M»nsieur Ie n.ocnire fimile Boiteatr, dép7.1/& de 
Bellecbasse, de hien dpptq yel- a ~ W r è s  des 
ntifori~és féc/&rclle et p~.ovinciale 10 demande qzii 
es! de ~âchet  de f ~ i r e  des tratlaux dans notre 
paroisse pour aider ?7os ch8naezi;rs don! nolis 
VOLIS clonnons la liste eiz dot, ble, liste dl-essée pur I I ï  
rl/lessiezt?s IPS nmmbres ddzl coweil. 

En mai 1938, on souhaite qu 'une  demande de 
taxis soit acceptée par le conseil de la paroisse 
et que le trésorier soit autorjse à envoyer la 
requête au député Émile Boiteau, pour qu'il 
intercède auprès de la Commissioil des seMces  
publics Sin d'obtenir un semice de taxis à Saint- 
Kaphaël. Le maire et le secretaire-trésorier iront 

des ponlpes chimiques 50,00 $ en  delégation auprès de  ia  Con~missio~l  des 



services publics, afin d'appuyer ta requête des 
conrribuables de Saint-Raphaël demandant de 
conduire  les voyageurs de  Saint-Raphaël  à 
Québec * 22 tcrrttpa~ tZte S .  

Le conseil de la paroisse autorisera, à l'été 1939, 
la compagnie Québec Power a redresser un bout 
de chemin dans la route Fnckory, d u  Rocher 
blanc en allant vers le nord, afin de liii permertre 
de redresser la conduite qui a m h e  l'eau i la 
centrale, sur une longueur de 550 à 600 pieds. 

Le trottoir azix piétons! 

Au village, le  règlement 3 1 ,  adopté  e n  
septembre 1939, concerne l'usage des trottoirs : 

S ~ ~ i u a u t  au?& de motion do~zné pal- iV1, ./oseph 
Bé!ulzger e?z &te dzi. cinq a012 3939. ~Monsiec,ztr 
Joseph Bélnnger propose, secondé par M. Joseph 
Breton, attendu qzi'ii y u lieu qzte le co?zssit 
ordonne règlement a Jrn perceooir une 
n i~aeizde d1?,ine piastre ~-n.inimu?n, jzlsy ZL'L? cil~q 
pinsPres rnctxii~?au,m, de ceux ~ L G ~ ~ U S S ~ ; ~ O ~ Z L  SZLY Le 
trotioir e17 bicycle, en pntins, m e c  des chiens 
r.ittel&s, des glissewq et cetm qui. passerol?,l nuec 
des cha?rettes à  TUS., à /'avenir il es? e7ltojzclz.t 
que Le trottoir reste pozw les piktons. ,, 

En avril suivant, une alnusanre requête : on 
denlailde au ministre de la Voirie des réflecteurs 
pour les voitures i traction animale pour la 
paroisse de Saint-Raphaël.Toujours en avril 1940, 
le secrétaire est autorisé à demander au député 
Valrnorc Bienvenue d ' in tercéder  auprks  d u  
ministre de l'Agriculture afin de : fi faire az~oir 
100 poches d'auofize et 1 000 liures cIe grcii~zes 
de mil ei de lriifie potr r les nécessltetc,~. 

I;n taxe de chien ... 

En 1941, plusieurs moutons ont été égorges par 
des cl~iens. Il est résolu que pour tous les chiens 
qui seront trouvés libres ou errants, f< n'inzpofle 
qni poti?-ra. les abntf7.e sans qu'II y nit tecorm PH 
droit pc11' le proprié~nire. S'il y LL des dinnmagq 
le conseil revie?zdra sur  le propriétaire. 
Quelques semaines plus tard,  Louis Tanguay 
donne avis qu'a la prochaine séance du conseil 
de la paroisse, il proposera un règlement ordon- 
nant une taxe sur [es chiens. Effectivement, il 
sera résolu que le secrétaire soit autorisé à col- 
lecrer la taxe de 0,50 $ par chien et qu'il lui soit 
alloué 0,15 $ par bête pour ce tnvail. Plus tard, 
le secrétaire écrira à tous ceux qui n'ont pas 
payé leur faxe de chien *, pour qu ' i l s  se 
soiimettenr à la nouvelle réglementation. Mais en 

1 . ~ dp*- --P. - . - . 

I ~ C L I \  ]lrornefwltyc$ ~ I I I  ? t ~ o r r l u ~ . [ l !  dt: 1 o r  LI~I \ 1 1 h g ?  

En sep~ernbre 1939. o r 1  1i;Swn une loi &II qil? IV ~ n ~ ~ o i r  soit nse& r\çliaivcrnrnt sin piétons 



I)ii centre di1 iill:$e (.il sll~iir \ers l'a[ 

novembre 194 1, deux autres moutons sonr 
dévorés par des chiens. Le consejl déboursera 
15 $ pour ces pauvres bêtes. 

Voici deux requêtes qui font sourire aujourd'hui. 
Au village, en août 1941, le conseil demande 
avec insistance ail ministère de la Voirie, par l'en- 
tremise de Robert Gagnon, ingénieur, # de faire 
Ôter ozi change?- de place le poteau d 'clltacbe 
pozrt. les cbeva~rx, polenu qui appartient à 
M. AdéEnrd Rémilkn~-d, ~?zarchallr.d sur la 
rozlke 25 L ~ G I  12s /cf pa ??je d LI ilihage, /e dit potecizi 
est une I ? L L ~ G I I Z L E  p~~bkîque et en~pêcbe In bonne 
Corc?.sictlio?? d'~!.?ze petite rxte  LI uil/age. 4) Et celle 
du ler mars 1943, émanant de la paroisse, et qui 
désigne Georges I,abonté, Georges Boutjn et 
~ m d i e n  Bolcluc comme inspecteurs. . . des rnau- 
vaises herbes! 

D4cozcplrge électoral 

C'est en 1941 que le village est divise en trois 
arrondissements de votacion, poiir les élections 
provincides et fédérales : 
1 . À PLI flir de I'OLMST  LI L'JIIage ~ Z I S ~ L I .  Ii7 En ro L/ re 

 LI cbcf-liett; 
2.  Rue chez Uiric B o t ~ c h ~ l r d  jz~sql.t:à In ue i ,~r ;~  

En ce qui a trait a la paroisse, le découpage en 
sections de vote sera fait trois ans plus tard, en 
janvier 1944. Elle sera divisée ainsi : 
1 .9 R a ~ g  dit Vide-Poche, le Brm, Sotcl! Nord sr 

Sazt lr SUC(; 
2.  Sie-Ca~beri~ze, Prsnzier ra izg, Ci?-czrit S. O. er 
NO. de In Cbzl.!e; 

3. Sre-~i.ln?-gt~eri!e, Ste-Ma ria n. ne, 2~ Ka )zg, 
3' R~111g et Petite 3. 

Les fernmes.. . et le Commurzisme 

Pendan t  la Deuxième Guerre  mondiale, les 
femmes font une entrée massive sur le marché 1 l!I 

di1 travail, notamment dans les usines, afin de 
remplacer les homn~es partis au front et d'aider 
à l'effort de guerre. h la sitance du 3 mars 1943, 
au village, on adopte cette cesolution : 

Alte~zdu que In fnnzilie est In bnse de 1.7,ott.e 
str~,rclure sociale; 

Altendz,r qtie 59 éï12q~te.s d~1 Cujzndn, dons 
?.1?7e lettre collective, e n  ?na i nlerti iel: out  
e~pl-irné Ieur poigmnlace iwqt~iéf~-ide nï.i s~~pst des 
mesir res destii~oes Gi cl#~ii-er les fe)??mc..s, e! /es 



-,?~.è-res setrtolll, bon du. foyer, pozu les appll:qtie?- activités, au milieu des anriees 1940. Le règle- 
nt[ travnil de I'usilze ozr d d'nz~tres occ~~pcrtio~zs ment se lit comme suit : 
peu sénntes h lezer sexe 

Sur pré.se~ztutio~? du cojzseilLer M .  Gér~r rd 
Labrecq~re, ~econ~ ié  pur M .  Ernest Fmclctetle el 
cicccpté à I'unnnin7.ifé, ii! es1 résolz6 par le conseil 
de 1~7 nztuzictpalité d u  uiblnge de S~-R~phu.ë/ de 
de~nancier WZI gottve?*ne-me?zl Lrrze Iggislnrion qui 
i-i??pose .. 
1 .  LGI prohibi f lon d u  t j-auail  de  nui t  ntix 

Jenzmes et at!x\ja.snesfi1Ies. 
2. L'in.t~t.1-diction dïri tl-uunil à IJu+sinepour les 

je~nrnes mnriées nyan f des ejzfnnts de ,?zoi'?l.s 
de iiGnias. 

3. La.joz~r-iaee de trnunil ct'e btiil heures eet In 
senzairze de guarcnzce het~res. 

Lors de la mêtne séance, le conseil du village 

1 .  Qzl'urz r6le de perception gé~zérnle et spé- 
ciale soit fai~ su.r totis les bie~s i.m.posu9les 
de ceire ~?zu,zicpnlité &valu& a 525 1260 $ 
pour rencontrer /P.$ pclierne??Js sszsiuarzts, 
salioil" : 

Le salaire C~ZL secrélaire 160,OO % 
V@@ficution. 26,OO $ 

Et~/~e t  iega des routes d 'h iver 1 149,OO $ 
Libmitie 3(?.00 $ 
Timbres 11,OO $ 

Éclairage salle dzr. conseil 14,75 s' 
Bdlisse et jzirbs 12,OO $ 
Fr~,isd'acl'?~zi~zzs~m~iOnùlabarzqz~e i0,75$ 
Police de garantie l0,OO $ 
Tréson'~~-prouz'~zciGlE 443,ZS $ 
Assumlzce pnbroïiz~zie 50 00 $ 

exp r inie une autre préoccupation de l'époque, Frais gén&ai.~x ~ i ' a d ~ n ~ i ~ ~ ~ ~ ~ r ~ t i o ~ ~  2-5,OO $ 
cette fojs envers le Conm-iunisme! Eniretien des ?uzate-s et clôtures 800,OO s 

Alte~zdt i  que 1e parti coi?zmm,i.nisle au Pavagedepont 600,OO $ 

Canada exerce ach.ie~deme?zt de. fortes pressions Conseil de comté 65,OO S 
a upïes des auto ?+tés , fkc/Srul~s po Z,L r fa ire ler~eq 3 406, IS  $ 
p ~ z d u n t  lu présente cession: I'ilzte?-dit 
co?;llre le parti co?n?nzt??ZsCe; 

1 

I 
I/ est ~ r n n  iziïlzsment rt'solzs par le con- 
seil de lu 171~~nicip:palitB ~ Z I .  uillage de 
Sf-Rupbnël de ~lelncrnder r~spectuewse- 
in.e?zt uth rklinistre de la jz~slrice : 
1. De nzni-izlte?zirI'i?zte~-ditqtrifiappele 

pariti communiçle. 
2. De prendre des naest,ires efSicnces 

pour en~pêcher rozrte propagande 
camvnzerzisj-te au. Canada. 

Et d'en.uo-yer copie de In prgsenke résoltt- 
tion nz.i premier Milzislcre GE26 Canada, 
azl premier /izlin.isd;re de lu Proui~zcq GLLC 

filin.istre de La Jusfice. et ut& moins d 

la publicité rot~huitab/e 6 cette résoïrr- Il- - - -- -- - 
Dci:uit . B1$ blciriimiriy el k ~ ~ n c t r  1Ir:iiiiiriin. r\ I ' a r r i t r r  : A h <  Reiuduio. Joseph I=Iiiiiiplw cl Alwmindrj. t 

Ti017. 

2. QZL 'une taxe spéciale de 0,65 $ par ceni 
l e  prtx des anndes 1940 pinct-res soif inzposée sur tous les biens inzpo- 

sables de ceiice mtinic?pnlitk. 
Le 6 mars 1944 ,  la paroisse adopte son règle- 3. Qzis le ?-egleme~?t de cette perceprion soir 
ment 52,  de nature budgétaire. Sa reproducrjon puj~able le oz.! a;ucrn.i: le 3" nzûi 1944. Après 
donne une idée des coUts associés a diverses /e iYr juin, L'a~~icle 742 du Code rnunic~pnl 



sera inis a exéc~~t io~? contre ceux q~t i  n.e se 
col? for.mero?zt pcls azt présent rfiglenze-nt. 

En juin 1944, joseph Asselin propose, secondé 
par Léopold Simard, que le secrétaire de  la 
paroissc soit autorise à écrire à la compagnie 
d'électricité Québec Power pour faire élargir le 
viaduc dans le rang Sainte-Catherine, qui est très 
dangewcix v l i  qu'il est trop haut et trop étroit. La 
proposition est adoptée. Ce viaduc permettait de 
passer aii-clessus de la conduite forcée qu i  ali- 
n~entajt la centrale en eau. C'était un gros tuyau 
noir aujourd'hui démoli. 

P~iroisse et viIZnge : d'un m%me cetcr 

Au début de mars 1945, possiblement en ri' , J S O ~  

de la fin de la Deuxiènie Guerre mondiale, les 
conseils des deux  instances municipales 
adopteront, routes deux, une résolution iden- 
tique : 
1. Que ce Cmzseil Inerte ses délibérntio-lzs, ses 

p7-ojers, ses entreprises el ses t?-f lz?nbix  soi^ la 
protection dtt Sacy&-Cet~r; 

2. Qlae cette ~n~cnicipali té  se consacre offi- 
ciellenaen/ nu. Sacré-Cezu et qu '& cet eflet! 
A4 le ivlaire soi/ au.io?*ise a pl-o?zortcer 
pz~bliqtienzent certe co~zsécratio7a à l'église 
p ~ i  l.oissinle et 5 la yenoz sueler chaque n .iz née 
att fc.nzp.7 cholSl par ,W. le Curé; 

3. Que copie de cette 1-&xolzt&io1? inscrite ciru 
procas-verbal de ce Conseil soit comyn.L&- 
~?tqu&e ù M. le Cziré. 

Le 7 rnai 1947, il est résolu, au village, qu'une 
taxe d e  1 ,25  $ par 100 $ d'évaluation soit 
prélevée sur les biens imposables, pour amasser 
le montant nécessaire pour boucler le budget de 
I'amée 1947,au montant de 2 304,50 $. 

Attendri qu'un système d'alarme a été installe 
dans le viljage, i l  est ordonné, en décembre 1347, 
qu'une amende minimale de 5 $ et rn-nale de 
50 $ scr-J imposée sur chaque fausse alarme faite 

inlenriu~~raellerrze)?~ OLI. inulicieuse~ne~zt . A 

11 semble que  le village ait accordé la permission 
à Noël Labrecque d'exploiter une salle de biifard. 
Mais le 18 décembre 1948, cette permission lui 
est retirée. Cependant, au début de mars 1949, le 
conseil autorise 0 iW/1 Labrecqt~e et 
Fer~znnd Bozttkz d'e~pioiter chnczsn une solle de 
billard pozir I 'u~uz.4e 1949- 3350 iï condiriolz qlle 

les salles f~rment iezirs pofles il 13 heures Clju soir 
et ~ninz~ir j e . .  fins de sem~i?ze ef aussi lu ueille d ~ s  
fêtes et In @te m.ê-rrze. 

En 1949, i l  n'y a pas que le billard qui fair son 
entrée officielle à Saint-Raphaël. En septembre, le 
village adopte son règlement 45, qui stipiile : 

Que /TA Com~niss.ion des liql,leem pernzet te de 
seruir la bigre et le vin aux repas dans Ies hGdeks 
et, en plus, In vents d~ in bière .& la bottreille 
p0u.r enzportm .ef II:u?-er. Qu ' u ~ e  licence de 50 $ 
pur hôtel qz.ti oblient zln permis soit payée att 
conseil. 

Le secritaire de la paroisse, Eugène Bolduc, donne 
lecture d'une reqiiére, le lm a ~ U t  1349, de~nandaOt 
mis liimieres de rue aux mrénutés du viilage, soit 
une au rm.irg Czrcuit et deiix clans la route du vil- 
lage, chez Albert Boutm. Josepl-i Boutin propose, 
secondé par Ernest Roy, et résolu, qu'Albert 
Boutin, ma&, et le secrétaire, soient autorises à 
signer un contrat avec Québec Power pour I'inç- 
taliation des lumières dans la route Circuit et 1e 
chemin front Cjrcuit, à h condïtjon que  le prix de 
chaque lumière ne soit pas pkus élevé que 12,50 $ 
pour la faire installer. Mais sumient un revirement, 12 I 
à la séance du 20 1na-s 1950 : Joseph Asselin p r e  
pose, secoriclé par Arthur Bolduc, et résolu, que la 
résolution autorisant- Albert Boutin d e  faire 
installer trois lumières dans les limites de la 
paroisse soir déclaree nz~lle et de ~ z t r l  esset. Deux 
personnes sont pour la proposition, soit Joseph 
Asselin et Arzbur Bolduc, alors que quatre sont 
contre : Pllilippe Dubreuil, Adelard Roy, Joseph 
Boutin ec Ernest Roy. Ia proposition d'annuler le 
projet esr rejetée. 



Le sujet de l'éclairage trouve une autre source de 
discussion, à cette même assemblée. Ainsi, on 
autorise le maire Albert Boutin a demander à 
Paul-Eugène Bélanger, député de Bellechasse, de 
bien vouloir intercéder auprès des autorités de 
Québec Power pour faire l'installation d'une 
ligne électrique pour l'éclairage du rang du Bras. 
Une requête a déjà été présentée aux autorites 
de Québec Power et est restée sans réponse. 

Le 3 octobre 1950 donne Lieu à l'adoption du  
Règlement 60 de la pamisse, ordonnant la feme- 
ture de la route Tadoussac, conformkment à l'ar- 
ticle 480 du Code nlunicipal : 

Atderzd~ qzie ceite rot& ne coladttit pas à 
z ~ j z  rmzg habité; 

Alteladz~ qzie l'cin'icle 480 a l z ~  Code wztutici- 
pal dit q~~'ctjze cot-Pol-ation rn.zrnicipale pozwra, 
par règlement, se dispenser d'ouurir ou d'en- 
iretenir un chenzilz d'hiver co?zdufin.rzt à cles 
propriétés i?zhabikées. en!?-e le let jm-uier et le 
1" au??/; 

Attelzdzt q2l.e I'nvis de motion ci él.4 rlo?~?zé 
par fil. Joseph Boutin, conseikke,; Zi lu séctnce 
génér~de du 5 sqtem bre 1350; 
i l  est proposé pn r IM. PlgiIippe Dzr breuil, secolzdé 
par M. Ernest Roj~ et il est ordo?znépar règle- 
ment 170 GO que ka Coq'mrution ~z'entrerie??dra 
pas certe route d t ~  1" jnnuier a z ~  IV avril de 
chaq~i,e alzlaée. Quicoizqt~e ci?-czilern dans cette 
roz~be ~ Z L  PV janviel* nu 1" ov?S/, S ~ M  .iï ses frais 
et dépe17s. 
Lors de la même séance, la route appelée Petite 

1'32 Sainte-Louise connaî t ra  le même sort que 
Tadoussac. 

Poui- le centenaire, on baptise les m e s  

Le samedi 5 juillet 1952 est déclaré fête civique, 
en l'honneur du centenaire de  Saint-Raphaël. 
Pour I'occasion, la municipalité paroisse compte 
Eaire fabriquer uri char allegoriqiie . Au village, on 
propose le conseiE donne 250 $ a1.t comité 
de décorntions des Fêtes dti ce~srenaire, ce q t ~ i  

A i'occaioii hi i t , i i r i  ii.!iri. de  ~:crit-k]~tiacI, 
on a ins%llti une arrjie i I ' rntr i~ du M'Uaqe, ,oit siir 1':ivriiilr Hcaudv. 

On yvoit la niaison qui appanenii i Lucien Boiiiin. 

est I'e.xt?-&me iimife que in loi pernzet nu conseil 
de don n.e?: 

En 1952 également, le village décide de doter ses 
nies de noms com.mémoratifs. Voici la proposi- 
cion adoptée à cet égard : 

II est adopté uuanimemen~, p i e  notre conseil 
décide de désignet. toutes laos rues, pu?- cles 
nppellaltioiol?~ de ce7-tnhzs noms de pe,so?znes qui 
se so?zl illz~str4es dans notre paroisse, et ii cet 
effet il l'avenir, il y aci~u : 
Rue Dufresne : pour Michel Dufresne, fonda- 
iletu- de Ili pasloise. ,, 
Rue Pelchat : pour l'abbé Joseph Pelchat-, ancien 
cure décédé en novembre 1950. 
Rue Paradis : pour  l ' abbé  François Paradis,  

ancien czru2 qui s'est d@e~lsc; pe~adan~ 29 ans 
ii St-Raphaël, et ~ l o ~ t f  ~ O Z I . S  possédons les restes. 
Rue Pen-as : pour l'abbé J.8. Perras, premier curé 
de la paroisse. 
Rue Père Gontl-iier : pour le Rév. Dominique 
Gonthier, O.P., connu soiis le pseudonyme d e  
Raphaël-Gervais, et qui s'est iUustré autant par sa 
prédication que  par ses écrits. 
Rue Mgr  Dupiijs : pour Fernand Dupuis, anciela 
ceirk qzri J rt plus ta rd éCwé à lu p?-éiwtt~re. 
Rue Chanoine hrnontagne : pour l'abbé Franqois 
Phthbert Lmnontagne, fl zcyz fils de S!-Raphaël qtrd 



fitt plus r a d  chanoine bonoj-aire d t ~  chupft~e 
jnét ropolitailz de Québec pu?" SOIT émi~?e~zce le 
cni-dknl Villenet~ue. 
Rue Veiileux : poiir le docteur J.O. Veüieux, (f qui 
exer-ce sa professio~z & SI-Raphaël c l ~ p ~ ~ i s  32 
ans. 
Avenue Audet : pour l'abbé Henri-Philippe Audet, 

curé a cf ~-1.e1. 0 

Avenue Labrecque :pour la farndie Labrecque et 
tous ses membres qui se sont illustrés dans la vie 
religieuse ou civile, spéciale~nent LU. le 
cha?zoii~~e Cj!rille Lnbr~cqzw, ct le maire ocluel 
M. Gérnrd Lab~ecqz.ie. a 
Avenue Boutin : pour Pierre Boutin, . a?zc.ielz 
dépzlré de Bellecbnse. 
Aveniie Destroismaisons : poiir l ' abbé  
Jos. ~estroismaisons,  ancien CUI'& qui s'est 
dkvoi.r.é pe??ddnr 15 ans POLI I' le hieu st I'clvè jze- 
men[ de l ~ i  paroisse. 
Avenue du Couvent : poiir Les R.R. S<xzws de Iu 
Cbalr'tP .de SI-Loziis-de-Frme. 
Avenue Michel Lacroix : pour Michel Lacroix, 
grand bie-~Ifailetcr de 10Jnbriqzle ck St-Raphaël 

nza pren-rms te.i7?ps cje la paroisse. - 
Avenue Reaudry : pour  la famille Beaudry,  

spéciuleme?ai M.M. les cibbés Paul et Énaile 
Beaz~dry et le doctez~r Ezisèbe B~UIA-L~'  y. - 
Avenue Jean Rémillard : poiir Jean ~ k a r d ,  l'un 
des pionniers de  la paroisse. 
Avenue St-Arthur : pour l'abbé Joseph Arthur 
Lapointe, ancien curé. 
Avenue Bérubé : pour l'abbé Cyriac Bér~ibé,  
ancien curé. 
Avenue Sr-Pierre : pour le docteur J.O. St-Pierre, 
premier maire d u  village, après la séparation en 
deux entités municipales. 

Ga hozcge, dzc cSté des routes 

Le maire de la paroisse ira rencontrer le député 
de Bellechasse, eii 1952, pour  faire paver l a  
Route 25, dans la partie nord du village, sur une 
longueiir de 600 pieds. 011 soiil-iaite cet aspllai- 
tage, car  les résidants des maisons longeant la 
rou te  sont incommodés par la poussikre. La 
Route 35 est. aussi au centre des préoccupations, 
lors de l'assemblée du 5 dicernbre 1952. On y 

prend la résolution suivante : 
,f Ajre-rzd~r que ln rozkte no 25 passe par 

Saint- Vallie?; 
Ane~zdw que ce cherni?? rallonge e~zuiroiz c/e 

8 & 10 millespozlr ~11ler à Qzsébec; 
Atrendzr qtc 'ii! semi t  prgféra ble c h  passer par 

Suint-Ruphaël, Ln Duraittqe et Saint-Michel: 
Il est p~oposé pnr M. Joseph Bozitin, seco~adé par 
M. Ei.)?,esi! Rqy et rbsol~~ q?Le le Corzseil dema~zde 
a Monsiezrr Alphée Poirier, dép~cCé d e  
Bellcchnsse. de bien ~~oi.lloir intercéder n2.1près 
 LI. ~nin is t re  de la Voirie uj111 que ILI roztte 
uctziielke ri-o 25 passant pal- Suint- Cl'nlliar soit 
changée .afin de passer p6lr S a i ; i ~ t - c e ,  La 
D~irnntajre ef Saint-iVfichel. 

une c e m e  époque. 11 fallait dlcr cliercher 
le counier de Sauic-Rapliaël à !a suiion de Sainr-Wier 

Chver, le snnir~~nnbil etait de miw. 

Une autre résolution est discutée le 14 mars 1955, 
au sujet des routes, particiilièrernent au  regard de 
la livrais011 du courrier dans notre localité : 

At te i~du  que le cherni?? co~zduisant de 12.3 Sai~zt-Rapbnël d /a scation de Sniizl-lhllier n'es1 
pas entî-etc??zï.& à la circttlaldon cies uél~iculej nttlo- 
1 ~ 2 0  biles dz.li*a r ~ t  I'biueq 

Attertdt-i qere le çhe.inlla ulCant de Sni?zf- 
Rapka&i la station de La Dz~~"un tnye  est 
m~fretenzl c i  ln circulc~cion d Wé: 

Atteizdi~ que be cozi.nier arrivernit plus !QI a 
Sni~t-Ruphad en uenn~zf PGIY Ln Dir,iruntaye, cnr 
ati gri-iztemps le coz~ rriel- doif  snzplqyer dez~x 
moyens de  locomofiion polrr se rendre 2r 
desiinniion; 



M. Jz~kes-Er~aest Breton propose, secondé par 
M. Lio~zsl Arbour el résolzr ytie le Conseil de la 
paroisse de Saint-Rnpbnël deriaonde iii Ad. Louis- 
Phil@pe Picard, déptité de Bellechusse, de bien 
voztloir intercéder aupl-ès de 1'Holzorable rninis- 
ti-e des Postes afin d'obtenir le changement du  
parcours dzi cous-rier de  Snijar- Vallier h La 
Dzirantaye et de donner zln su-uice trois fois par 
jour. 

Lors d'une réunion de février 1956, la paroisse 
prend connaissance d'une requête des con- 
tribuables du l e r  Rang, demandant aux autorités 
du  ministère de  la Voirie de bien vouloir 
procéder à l'élargissement di1 1" Rang dans 
toute sa longueur, lesquels contribuables corisen- 
tent a donner  le terrain requis. Le conseil 
accepte la requête et demande au député dc 
Bellechasse, Alphée Poirier, de bien vouloir inter- 
céder auprès du ministre d e  la Voirie pour 
obtenir l'élargissement du chemin. 

Au cours de l'été, le village songe 5 organiser son 
système d' intervention contre l'incendie : 

Consid&nnt que le cofit d'achat d'an système 
n iizcendie et que les travu~tx de n~c~i~z-d 'm~~ure 
sonl estimés 30 000 $; considérn7zt que le gou- 
ue~nemen! donne 50 % du cofit ~ i e s  tmva1,u; e9'1 
conséqztence. I'emprun! se fera. » Le village 
achètera cinq citernes (13 000 $), des pompes 
d'inceridie (9 500 $) et une sirène (1 600 $). 

De l'dlectrtcz'té dans i'adr 

À la séance du l e r  octobre 1956, Théopt i i l e  

124 Boiichard propose, secondé par Jules-Ernest 
Breton, et résolu unanimement, que la municipa- 
lité paroisse n'ait pas d'objection à ce qu'une 
ligne de transmission (iigne de transport d'élec- 
tricité) passe dans notre municipalité. 

En novembre 1957 le secrétaire de la paroisse 
écrit à la Compagnie Québec Power pour  
demander l'installation d'une ligne électrique 
pour desservir le rang des Fiefs ainsi que le cir- 
cuit de la Chu~e,  qui n'ont pas encore l'électri- 
cité. 

Mars 1957. Mxiplré le iernp qui passe. il semble que l'hiver demeure rolijoiirs I'hiver. 
Heureusemeor qne les bons samarims soot de rouies 1s m u s !  

C'esc e n  1959 qiie le gouvernement provincial 
de Duplessis subventionne la réalisation de 
rravaux à Saint-Raphaël. Ceux-ci consistenr à 
creuser des fossés . . .  à la petite pelle, af in ,  
apparemment, de donner du travail à davantage 
d'hommes. On a ainsi aménagé  les fossés 
longeant la route Raby, la route du Lac-aux- 
Canards (avenue Bernard-Dumont) et la rue  
Pelchat durant l'au tornne. 

LA Route des Écureuils est en partie intégrée à la 
municipalité de Saint-Nerée. En avril 1960, le 
conseil de la parojsse décide de n e  plus 
entretenir cette route et  une résolution est 
envoyée au secrétaire-trésorier de Saint-Nérée. 
En octobre 1960, on obtient du ministère de la 
Voirie l'entretien d'hiver a 100 % de la Route 25 
jusqu'à Saint-Michel, favorisant ainsi notre 
paroisse d'im entretien gratuit sur 10,24 miiies. 
Vers la fin de 1961, la municipalité paroisse 
achète de Bernard Dumont le chemin du Lac- 
aux-Canards, pour la somme d'un dollar. 



Un p 'tit verre? En qwête dZcn h6pltal 

Le 15 juin 1961, avec la création récente de la 
Régie des alcools du Québec, le village annulera 
les règlenients antérieiirs à cette date, pour 
autoriser 1.a nouvelle Regie émettre dans la 
municipalité les permis q u i  sont maintenant 
sous sa responsabil i te.  De  ce r ig lemenc 
découlera, en juin 1963, la permissiori de vendre 
de la hiere dans les épiceries. En mars 1963, 
on ira un peu plus toin puisque le village auio- 
risera : 

lu Régie des alcools  LI Qzsébec à é~~zeltre des 
pevmis ci*bô/els et de salles 2i mn~zgo. dans 10 
?nunl:cpalilé. Et tant qu'à y être : * II esf adopré 
i.i?zanirne?~tet?t que le co~?seil du village a décidé 
de cha~:qer iz tot~s Ces établisseme?zrs licejzciés, 
potir In vente d s  la bigre et du i:Cjz, u ~ z  droif 
d 'opérntion d.c 50 O pnr an~zée, d ccomnzesacer le 
IV nzai de chczqtie a~anée et .fi:ilzisscilzt 1e 30 auril 
de I'n~?r?ke ssuicmate. 

En octobre 196 1, le viiiage souhaire accueillir un  
hôpital : 

Atbe?xdzl qzle 121. Ie 11-taitp@ -]osef>h Albel? n 
.fait tc ne cirenza~zd~ cl zi n~i??.istère de la S a n f e p ~ t ~ r  
y !.Le Saint-Raphaël soit cboisie pour le site d'un 
bôpztnl; nt-tendu gzle Sail;it-Rupb~~ëI est le çsnkrs 
dzs comté et qzbe le si&e c h  chef--liez[ es! crussi de 
cetfe ppci roisse; 
II est ctdopbé ~.tna~zin.len?enf que den7,nlzde soif 
Jnite d I'hon.o?*nble ministre de /.a S ~ i n l B  qld ' i l  
nous gmtvie de cenejiiusza r d'auoir l i  17 bôpitak à 
Snil7.r-Rnphnël. l j  

En mai 1963, c'est le tour du conseil de la I2.5 

paroisse de signifier sa demande au ministre de 
la Santé de bien vouloir nous accorder l'érection 
d'un hôpiml daris notre paroisse : Attefzdu qz4e 
In paroisse es! I F  chef-/Z'~z~ dz~ comté e! 10 p l ~ u  
popzdez~se, el qu'elle poss2cie de 6e.a ~ t x  X.e?r~l il ZS, 

nozls npptlyons In deniande du coi?seil du cil- 
Iage d ce si~jet 1) Finalement, Saint-Kaphaël n'aura 
pas son hbpital. 



Le village adresse une lettre au premier ministre 
Jean Lesage, le 5 avril 1962, expliquant qu'il est 
en faveur de  la construcrion d'lm tunnel entre 
IRvis et Québec, et pliisieurs raisons sont énon- 
cées. Nous les retranscrivons ci-dessous.. . fautes 
de franqais incluses : 

II esf adopté ~.~nanin2ement la résolzlfion 
cju,i suit. Pour être e~auoyée a l'l~o~zorct ble J ~ G ~ I Z  

Lesage, pre?emiw Minisire, Confornzknaejar LJ une 
résolzslisril u lznn ime d u  colzseil ~nz~jzicipail d u  
villuge cle St-Raphaël. Nous uoz~s 11rioî.7~ de cow- 
sidkrer brès sh-ieuse?lzenf le premier gesle posé! il 
y n quelq~tes semain~s, pur la cilé di ~ u é b e c  en 
fclveur de la réalisafion d'zuz tzrnel entre Québec 
ei L&pis. 

LGI raison de Izotre UV ilzlérêt 62 se prr$~t, 
uozts le coinprendrés, ~Llonsiett r le premier 
1Vfin?3k~r? r.)ir3?zl des comnmti?zicalio~ts difficiles qtre 
~ O Z ~ S  GIUOH,S acltr.e/lement avec la ccfpitn/e. Tom? 
fzdrre krnlzs-~orf I O L I ~ ~  est obligk d'~!,tilzsm l e p o ~ t  
de Qrr66ec dont Ie cite sig:gnqie zuz  détazir cl'tliae 
oingtcline de miles, qtrunl 6 nos bom~~zes .d%IJ- 
foires et fi /ot&s les cifqym?~ de Plodre ;r&gio~a qzbi 
uezde~?.t se rel~d7-e ii: Qz~éb~c,  iks doaue~af OLI: bien 
Saire eelx nussi 16; boucle dzc pont de Q;)ttébec ou 
tenter de pl-eladre les trnuersiers dont le scwice 
nécessairewre7zt iï heures fixes co~zstittte 1.~1~e 

solt.~tion de pis-aller. 
Ln coî?sh-ucfioïz d'zrn rts~zel entre Québec et 

Lévis cons f i tzlc.?-~i< c?-o;yoïas-nozl,s, In S O ~ L I  f ion 
idéale au problème qldi seposp açPt~ellenaent. A 

/3; Faire le pont 

Octobre 1962 : le  conseil autorise Québec 
TéIéphone à pclsser sort cable dans les lcr, 2c CT 
3' Rangs. Au cours du meme mois, une denlande 
est acheminée au département des Travaux 
publics pour demander de bien \fouloir élargir le 
pont Laflamme, sur la Rivière-du-Sud, car 1:i 

paroisse requit des plainres de d1auffe.u.r~ d'auto- 
bus, qui trouvent cette lisse a trop étroite. 
Malheureusernenr, le ponc Laflamme, situe dans 

le rang du Sault, s'effondrera en février 1963, 
sous le poids d'un camion. On le remplacera par 
LUI pont plus large, en ciment. 

En juin 1364, HydroQuébec construit une ligne 
de 25 kV Ie lung du rang Sainte-Catherine, et 
profite de l'occasioi~ pour é1:irgir le chemin 
entre l'extrémité est du village et le pont enjam- 
bant la conduite forcée aménagée par i'ancienne 
Québec Power. 

L'été de 1964 permet aussi de constater que la 
récolte de fraises est à peu près nulle, à cause de 
la gelée. On demande au président de l'Union 
cat.l-iolique des cultivateurs (l'UCC, niaintenant 
1'Uriion des producteurs agricoles) d'intercéder 
auprès du  ministre de l 'Agriculture de bien 
vouloir venir en aide aux cultivateurs, pour 
conil-iler cette perte. La situation éconon~ique 
n'est pas facile, et pas seillement pour les pro- 
ducteurs de fraises. Si bien qu'en décembre dc la 
même année, il est proposé que  le coilseil 
municipal paroisse demande au ministère fédérnl 
de l'Industrie, au ministère du Conmerce et au 
ministère d u  Travail, de déclarer Bellechassr: 
comme zone économiquement faible (région 
dSsigriée). Le conseil sollicite l'appui du miriis- 
te, provincial de l'Industrie et du Commerce. 



Une sortie sur la (( 20 » 

Le 5 octobre 1964, @innt dolané que /a rroztte 
n'est pus ,-lzlnzérotée et que Ie trufic du cointé de 
Bellechasse se fail m g?^and~ partie par In r o ~ ~ t e  
Si-  mi ch el - SE-Rnpbnd *, on demande au minis- 
tère de lavoirie de bien vouloir faire une entrée 
sur la route transcanadienne a Saint-Michel, qui 
c0ndui.m direc terne11 t à Saint-Raphaël. 

En juillet 1965, on soul-iaire voir modifier le trac6 
de la Route 25, de faqon à éviter le village. Six 
mois plus tard, le conseil du village demandera 
son élargissemenr, dans sa partie qui traverse la 
rue Beaudry, sur toute sa longueur de 850 pieds. 
Quatre ans plus tard, la Route 25  a été si bien 
nzodifiée qu'elle permettra aux usagers du haut 
des comtés de Montmagny et de Bellechassr: 
d'emprunter cette voie de Saint-Philemon à 
Saint-Michel. On suggèrera alors : « da demn~l~lt.r 
au mir~istre c/e In 1,'oii-ie I'elargixsei~snl b trois 
uoies de la &te ii Io sortie iaord du ue'lloge de 
Saint-Raplnnël. Le projet se réalisera sous le 
règne d e  la rnairesse Jeann ine  M .  G a r a n t ,  
en 1981. 

C'est le cr~uv-re-feu1 

En octobre 1966, il y a un couvre-feu au village : 
Cotlii~e$eu er maintien   LI bon ordre et de ka 

paix p~cbliqz~e fké 21 9 heures d z ~  soir tot~re l'ni?- 
née! exc.ep/é pou I' les périodes de ??a cnn-ces. po i . 1 ~  

IFS enJunfs de 16 ans et nzoi~xs. Ceux q1.i.i ne se 
couaf0rrnero?zt pas nL1 règleinent pn?:ero!zt i,~-~zs 
nmencle de 2 $ min irnunz ef de 5 $ maxl:n.ttnn. a 

Au début de l'hiver 1965, Iko Lemetin est man- 
daté pour l'entretien de six petites rues au vil- 
lage, pour la circulation des autos, à raison de 
675 $ : W conCIi1101~ que L e s  pro/~riétail-es d s  cm 
pelites rtles signenr des droits de  passage. Le 
13 jo~aui'e.~- 1966, ledit conrraciezt j- dew-a pren - 
dre L I I Y L ,  police d'assurance POLIT se protéger 
confie /es 1-Eclan?alio?ts éucnt!~elles. ,) Au début  
de l 'hver suivant, le conseil du village octroie à 

Eii 1966, Ir, r.lllage insraurait iin coui~c-feu. 
i'oici Amaiid Picard, con~t:itilc i~iruiici]ial dc juiüei 19h6 à avhl 1967 

dber t  Boutin : Ies rides du z;lliuge plus celle du 
Foyer pour 7 850 $ pour Ie dé~zeigement, c.t les 
outres nies sseco~zdclit-es d M .  Léo Le17~ellri pour 
980$. 

L'avenir se dessine 

Dejà, en février 1969, le conseil municipal de la I L j i  

paroisse demande à Québec Téléphone que - 
Saint-Raphaël puisse com.m utiiquer directement 
a17ec Québec, comme les localirés envjronnlintes 
de La Durantaye, de Saint-Gervais, etc. II faudra 
attendre une bonne trentaine d'années pour que 
ce projet devienne réalité. 

En 1970, on ne  parle pas encore de fusion 
municipale, mais on envisage néanmoins la mise 
en commun de certaines ressources. Ainsi, oti 
discute pour que le service Incendie soit mis en 



h huirc  currir~i~iriaiii:iiiï. est uii licc dc ras~cnihlcriie!i~ p i i l i r  i i i i i r i .  1.3 ~i>!iul.iiiiii . :i iocl.t>i»ii de di\rr, r\incnirni\ 

ici, III acnr s'y ~~irouvr111 pour I'inxuqur:iriri~i tlii circiiit \&Io L l;rlirid ki):iiilr, le ? S  iiiiii 11)L)O. 

commun pour la paroisse et le village, pa r  un 
projet d 'entenre.  Cette année-là, les con- 
tribuables pourront bénéficier d'un mejllei~r sps- 
rème de protection contre l'incendie et ce, à un 
coût moins élevé, grâce à cette organisation en 
commiin d'un service Incendie. 

Grand projet de centre acltzirel 

Sous le régne du maire du village Raymond 
R é d a r d ,  un grand projet de centre culturel voit 
le jour, en décembre 1972, a f r i ~  de régioiialiser 

128 les loisirs. S'il s'était réalisé, il aiirait coûté 
185 000 $, et une subvention gouvernementale 
de 7 5  000 $ aurait été possible. Le bâtiment 
abriterait une grande salle, avec scène pour le 
théâtre ainsi qu'un gymnase, mais aussi. des 
locaix pour les conseils municipaiix et pour les 
organismes. La dernière phase du projet compre- 
nait  même l'aménagement d 'une  piscine 
intérieure. Le projet d e  centre culturel sera 
refusé en février 1973. Cependant, l'idée de bâtir 
une salie communauraire restem dans l'air.. . 

Le projet d'iine salle communautaire plus mo- 
deste recevra l'assentiment de la popiilation, 
qiielques aimées plus tard. Si bien qiie le Centre 
cornmunautai ce de Saint-Raphaël ouvrira ses 
portes en mars 1977. 

Er qu'arrive-t-il à notre vie municipale, par la 
suite ? Pour le savojr, suivons le fil de la memoire 
de trois maires contemporains : Benoît Tl~errien, 
Jeannine M. Gamnt et Michel Michaud. 

Maire, municipaUtépnroisse 
(1975-1981 et 1983-3389) 

En 1965, il s'engage dans la politique municipale 
à titre de conseiller et ce, diirant dix ans, les trois 
dernières comme pro-maire. Au début ,  i l  est 
bénévole, comme tous les élus municipaux, qui 
commenceront à être rémunérés au début des 
années 1970. Il est élu maire à l'automne 1975, 
pour la paroisse. Parmi les réalisations de son 



équipe, notoris l'achat de la machinerie et du 
garage pour l 'entretien des chemins d'hiver. 
Aussi, la construction du Centre comnnu~autaire, 
qui  deviendra rSalité pendant  le mandat de  
Benoît 'Therrien et du maire de la municipalité 
village, Raymond Rémillard. Le bitiment abritera 

municipales. Au cours de la m é n ~ e  année, on 
agrandit le Centre communautaire pour disposer 
d'un espace de rangement, ainsi que te garage 
munic ipal ,  af in  d e  faire place à toiire La 
machinerie de déneigement acquise a u  cours 
des annees précédentes. 

Durant ces 22 n-i-tnées ou sein du co?aseil 
mt~nicipnlparoisse~ conclut Benoit Therrien, j'ui 
essuyé de me~zor  à bien les tiiches que j'ui 
ên.Creprise.s au nzeilleti r de MU CO )2na i ssa~~ce .  
J'ai 10uja~1rs fail ce q ~ ~ e  j'ni ctzt être boj7 pour le 
bien de ma paroisse et de Ines ~concito~yens. Je 
me suis dPvo7.lé pou?- ~1'ryJére~zts o?xnrzisrnes el 
pof,tr I P  C'entre cominztnautnirc. 8 litre de 
bé?zévole, en y n~ettnl-lt totlre l 'ardeur 
~zéce.s~iire. Y El 

aussi le poste d'incendie. ,l UIZ sotiuenir qui 
- 

resteru gravé dct ns ijzn ~nénzoire : In sozree d'ozi- 
I~.,==J/ --OF\ JÙ 

uerlure. J'nuais été nornrné par Ies d e z . ~  conseils (: '1 
JEANNINE lMARQU1S GARANT, po~ir  être responsable cle cetie soirée, aidé de ? FEMME DE TETE ET DE CC?3UR T' 

qttelques b&n&voles. ikus ctuons acc~~e i l l i  près de 

En 1980, la paroisse instaure les règlements qiii 

Mairesse rnzlnidpnlité villuge 

verront la m.ise en vigueur des permis de cons- Jeannine Marquis Garant avait déjà une feuille de 
truccion et des permis de brûlage. L'année 1980 

route bien remplie avant d'être la pceniière 
est aussi  placée sous le signe d ' impor tan t s  fem.me a accéder a la mairie de Saint-Raphaël. 
travaiis de voirie portant sur diverses routes et 

Présidente du Cercle des Fermières, rneinhre du 
ponts. Et en 1981, un service de nmassage des 

Comité d'école, secrétaire du Comité des loisirs, 
ordures dans les rangs est instaure. 

Benoît Therrien termine sori premier mandat 
eri 1981.11 sera réélu eil 1983. C'est au cours de 
ce second mandat que te gymiiase cornmunau- 
taire: annexé à l'école La Source, deviendra réa- 
lité. Ce projet, qui mobilise tant la paroisse que 
le vili:lge, aura i~écess i  té maintes démarches 
duran t  u n e  décennie pour  se concré~iser .  
MonsieurTherrien et  son équipe ont divers pco- 
jets d e  réfection d e  routes au programme,  
notainment au n n g  du Hrüs. En 1988, on achète 
l'édifice d u  chef-lieu, conjointement et a parts 
égales avec Ie village, q u i  appartenait à la MRC 
de BeUrchasse. L'édifice est cédé pour 50 O00 $, 
soit 25 O00 $ pour chacune des deux insrances 

lemnine Maquis Garmr. i m débuis comme rnairwe 
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conseillère de la Féderation 04 des Fermières, 
membre fondatrice d u  Conseil des Filles 
d'Isabelle de Saint-Raphaël et régente de ce con- 
seil . . .  Voilà iine dame bien engagée dans la vie 
de  sa communauté. 

Jeannine voir te jour à La Durantaye, en 1930. 
Elle est la fde d'Edgar Marquis et d3Éva Laccoix. 
Sa vie professionneiie commence à titre d'insti- 
tutrice, à l'école du rang Sainte-Catherine, à Saint- 
Rap11aël.Après deux années d'enseignement, elle 
épouse Émile Garant, le l e r  aout 1949. Le couple 
aura trois enfants : Roch, Guylaine et hIario. 

En 1979, quelques citoyens du village l'incitent à 
poser sa candidature à la mairie. Eue s'en défend 
d'abord, sous l'effet de la surprise, puis doute de 
ses capacités à remplir cette fonction. On revient 
à la charge.. . on provoque la dame connue pour 
son engagement, mais aussi son côté volontaire, 
voire autoritaire : (4 Tu ne clois pas re cojzitelzfer 
de chialer,. tu dois agi?:/ 0, lui dit-on. Piquée ail 

vif, Jeannine Marquis Garant accepte de poser sa 
candidanrre, laquelle sera présentée par Maurice 
Morency, père, appuyée par Roger Picard. 

La campagne électorale de II l'équipe du renou- 
veau » est vite mise sur pied, en vue de l'élection 
du 4 novembre 1979. L'équipe utilise les jour- 
naux  pour se faire connaître. Voici un  extrait 
d'un message ainsi publié : 
.T Ulz groldpe de c.iloyelzs de St-Rcphael a mn,,is en 
place L(.ne no z~velle équ.ipe ciym-i m i q ~ ~ e  el ~012s- 
tntctive pour ass.~if-er 1~2 relu nce  LI. déueloppe- 
ment éconoînl:qzse de In Alldnicipcllité ef mzi?*er 
le déblocage des dossiers qui itraM~e?zf depuis 

2,YI 2 ans. St-Raphaël poz~v-rn s 'elzorg ueillir d hvoir 
tln maire ~ L L  se.xe j2)ni;izin p7,iisque rViadame 
jeannine &I~~.?-qz~is Gnr~lnf w cojzsejzti & laisser 
por?er sovz ~zoin nzt posle de premier rn~!gix t î~~t .  
(. . .) Elle sera solidemen.t secoadke par urte 
équipe d'bonznzes dynnmiqtces qui ont fait Iaas 
pi-ezwes par le passé : Yu.mz Roeileuu, ~n&~lecija 
uétErinni.re, ex-sec réfaire dzr C h b  OpLimisle, 
A udré Bolduc, techlaicien uzr mir1 istère des 
Trunspods, ex-conseiller q . ~ b i  61 éfk ?-espo~?sa hle 
de la Commission d'zirbuizisn~e, el Michel 
Brous.sclnu, co~ztrentaître géneml pozrr k d  Soc-iéJé 

Rexjbl; e.x-pr&sidev/ dzl Club Optiwiste de 
Sr-Rapha@6. . 

PI'usieurs dames de Saint-Raphaël se concertent 
et  dkcidenc d'appuyer niadame G.~r;int dans son 
projet. La lutte est toutefois vive. Philippe 
Asselin, maire sorzant, recueille 308 voix, contre 
345 polir madame Garant. C'est donc la tète 
haute q u e  monsieur Asselin peut abd iquer  
devant sa rivale, qui devient ainsi la première 
femme élue maire dans le comté de Uellechasse. 
Les journaux régionaux et le quotidien Le Soleil 
en font mention. Au journaliste du Soleil, eue a 
déclaré : IVOLIS uozllans resserre?- les contncts, 
établir une comî?zu?zic~ibion constante @?-Erre f ~ s  
/îzembres du conseil mt~lztcipal eL lu poptlllntioq 
par~icz.~liè~-ement azt nivecl rd des différends 
organismes qzri auurent Ioccjleme?at. A Madame 
Garant est une pionnière : une dizaine d'années 
plus tard, en 1990, les femmes n'occupaient. tou- 
jours que  5 , j  "/U des postes de maires, a u  
Québec! 



La nouvelle ~nairesse annonce ses couleurs dès la 
première assemblie du conseil mui~icipal : elle 
signifie que son nom est jeannine Garant, e.t non 
madame Émile Gamrit! Er le travail commence.. . 
On s'adresse à l 'Ordre des  pl-iarmaciens d u  
Québec afin de sensibiliser I'un de ses membres 
à venir établir une pharmacie à Saint-Raphaël. Uri 
fait de mème auprès de l'Ordre des dentistes du 
Québec. Ce dernier dossier avait été initié par 
Philippe Xsselin. Sur le plan de la voirie, un  élar- 
gissement de la Route 281 sera entérine, pour 
avoir trois voies a l'entrée du village. Le projet se 
réalisera en 198 1. Un autre probleme concret 
auquel I'admuiist~ition veut s'attaquer est celui 
du puics Lnyne, creusé sur un termiil privé et qui 
doit &tre acheté de Montmagny Ready-NIk. 

En 1981, madame Garant est réélue par acclama- 
tion. Voici quelques réalisations qui ont marqué 
son de-u;uièoie mandat : prolongement du réseau 
d ' aqueduc ,  lutte pour le maintien du Bureau 
d'enregistren-ient à Saint-Raphaël, agcandisse- 
ment d u  vilLage pour I'aménageinent de nou-  
velles rues et avenues. . . 

Puis, Jeanoine Marquis Garant accepte  un 
troisième mandat. Celui-ci verra la constnicrion 
du gyninlse  cominui~autaire, un projet que La 
mairesse associe au maintien des classes de 
secondaires 1 et II à Saint-Raphaël, que veut 
regrouper la Commission scolaire régionale 
Louis-Fréchette. Pendant ce mandat, on tentera 
de fusionner les secrétariats municipaux du vil- 
lage et de la paroisse, un projet qui échouera. On 
verrd également la création du parc de maisons 
mobiles, situ6 au nord-ouest du village. 

Un qiianième mandat sera confié à madame 
Garant. Sur la table, entre autres, trois dossiers 
importants. Le premier touche l'idée lancée 
en 1977 d'implanter une bibliothèque. Elle se 
concretisen en 1986. Le second dossier touche 
I1assainissement des  eaux usées. Enfin, le 
troisième, et rion le moindre, vise la constniction 
d'habitations a loyer modique (HLM). 

libéral, en vue des prochaines élections pruvin- 
ciales. Les Libéraux choisiront toutefois Louise 
Bégin comme députée. En 1988, notre mairesse 
organise la Course Terry Fox, pour la MRC de 
Bellechasse, qui permettra de recueillir presque 
15 OU0 $ sur le territoire, soit le troisième 
meilleur resuitat de la province, après Montréal 
et Québec. 

Madame Garanr siégera d'aUeurs au conseil de la 
MRC de Bellechasse, et en sera élue préfète 
en  1988 pour un mandat de six ans. Plus tard, 
elle siégera aussi au conseil d'administration de 
l'Union des municipalités régionales de comtés 
d u  Québec. Elie est ainsi éliie par les préfets de 
tout le Québec, un groupe de vingt femmes.. . et 
de 1 300 hommes! Elle sera aussi membre  du  
Con seil régional Chaudière-Appalaches et prési- 
dente de la Corporation de développement 
économique de Bellechasse. 

Notre mairesse sera aussi l'invitée de l'émission 
télévisée intitulée !\'oi:r et Blanc, animée par 
Denise Bombardier. Eue tirera très bien son épjn- 
gle di1 jeu, défendant intelligenlment son point 
de vue. 

Durant ces quinze années au service de sa com- 
munauté, jeantiine Marquis Garant appliquera 
des valeurs empreintes de respect de  ses paroles 
et de ses engagements. Elie don.nera le meilleiir 
d'elle-même. La reconnaissance de la population, 
au terrrre d'un sixième mandat, la rassurera sur le 
travail accompli. Une belle fête en son honneur 
est organisée en 1994 pour lui rendre hommage 
et la remercier sincèrement de son dévouement. 
La mairesse souligne que si elle a pu accompfir 
tant de choses, c'est parce qu'elle avait l'appui 
soutenu et jncotiditionnel de  son mari, Émile 
Garant, q u i  l'a toujours encouragée b se dé- 
passer. W 

Panilèlemerit, en 1984, Jeannine Marquis Garant 
pose sa candidature à l'investiture d u  Parti 
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(L MICHEL MiCHA LiD .$ 
5 f 

Du.ran f mes q2snbre rnand.a/s comme prentier 
mugistl-nt de 10 rnu~ziczpalit.4 de Scl7:nf-Rnphclël, 
j k i i  fo~,ljo.~trs essayé de respecter IV-es cooncicoyesw 
et concitoyennes. De plus, je crols el j'ad totljozers 
cru à In trn~zspnrewce el CIZL S O Z L C ~  des petits 
dét~i ik~ &u,x é~érnerzts qtie les geizs nppr~cl~ei~t lJ, 

souligne Michel Michaud, actuel maire de Saint- 
Raphaël et ancien maire de la paroisse, avant la 
fusion. 

Son premier mandar,  il te vit dans la pé- 
riode 1982-1 983. À l'époque, Saint-Raphaël a tou- 
jours deux instances muiiicipales. En 1982, le 
conseil du village est favorable i la fusion des 
deux municipalités. Par contre, le conseil de la 
paroisse, réticent, recommande uniquement la 
fusion du secrétariat. Un concours s'ouvre et un 
candidat est sélectionné pour combler ce poste 
tant convoité. Mais à la dernière minute, après de 
multiples pressions de fa population, les mem- 
bres du conseil de  la paroisse changent leur 
point de vue et votent contre la proposition de 
fusionner le secrétariat. Des gens font du porte-à- 
porte pour s'opposer à cette fusion. 

précédente n inuesisti dcf?zs la machinerYe 
de déneigement et dulas IQ construcfion 
d'zin gnrnge mtinicipnl. L 'inuestis- 
sement éfait jzrsf@é, wm.ais les conrr6les 
ne senrblnienf pas adéqt~nrs. L'enve- 
loppe bu~i'gktaire pour /e ddeizeigenzent 
&tait d'e~zvirou 202 000 $, smzs c o m p f ~ r  
le serzlice de la: detfe. Ce 1 ~ z 0 1 z E U n f  

7-eprésewtaif environ 50 % dzi btcdgec 
global de 4.50 000 $. Le ln ~rx de La taxe 
foncièw e.si g???npé à 1,48 $ d ~ i  100 $ 
d'évaluation. ]'ni denzmzdi nzix mem- 
bres du  conseil de résilier cles cotzt?-c~t.s 
déficiraires potrr rume?aer le poste 

De 1983 à 1989, Benoît Therrien est 
maire, mais Michel Michaud réintègre ce 
poste par la suite. L'ncinzinistrntion 

-- -42 
bt~dgélal 're de  déneigement d enuiron 
230 O00 $. - 

. - 

En 1992, le caux de taxation étant très élevé, le 
conseil,  avec l'appui d'un groupe de con- 
tribuables, entreprend des démarcl~es pour ven- 
dre la machinerie et faire appel à l'entreprise 
privée. La décision a éte vivement contestée et le 
conseil a décidé de  garder ses équipements. 
Cette décision s'est avérée la bonne, car aujoiir- 
d'hui, le poste budgétaire pour le déiieigement 
est seulement de 166 000 $, même avec les aug- 
mentations inlpomntes reliées aux coûts du car- 
burant, des pièces et de la main-d'miivre. 

En 1993, les deux conseils municipaux décident 
finalement d'entreprendre des démarches d e  
fusion. U n e  étude est commandée au ministère 
des Mfaires muiiicipales. Les mêmes personnes 
qui ont  travaillé contre la fusion du secrétariat 
en 1982 sont maintenant favorables à celle-ci. Us 
font même la promotion, non seulement de la 
hision du secrétariat; mais aussi de celie de l'ad- 
ministration municipale. 

Le décret de fusion esr donné le 1.2 décem- 
bre 1993 et une élection a lieu le dimanche de 
Pâques 1994. Michel Michaud est élu maire de la 
municipalité fusionnée. Le conseil compte trois 



consejllers de l'ancienne administration du vil- 
lage, et trois de celle de la paroisse. 

En 194, avec I'app~~.i dl.t conseil, j'~~zfr.epren.ds 
des démarches /POI.LI' doter Sai~zt-Rnphnël de ses 
arvcoiries. Nous recevons ~ 2 0 . 5  #~*nto%l"ies 1e 
I I  jna?s 1996. P~cis! en 1987, avec 1 ~ 1  çolkibor-~~- 
lion d e  izombr-ut~ses personlles, je fonde le 
Con7 i / k  CI'LC C(év~Ioppel?~eut /ocal d e  S c i i r ~ t -  
Rupbcl&l. Ce comité est devenu 1.a C'o~por~itio?~ 
de d&~~eloppo~~en f de Snin t-Rcphaël. 

Bien SI?,; avec la colla bo;rario?z des membres  LI 
conseil, jhj p t ~  amélio~er 1e.j S B I ' U ~ C P S  d /a PUPU- 
larion. .) ~ ~ l . 5  avons re~?ouve lé  le parc d e  
mach iiiiarirr. ~voi,ts rzozis sommes ~ T O C U , A . ~ - ~  2/12 

cnm io?? cl ulo-ponqe p o ~ . ~ ? .  1 7 o t 1 ~  service d ' i n  - 
ccndic. Ji y n 87.1 10 c ~ ~ ~ s t ~ a ~ c t i o ~ z  d ' ~ i n  cImle/ des 

loisijs, II 11 n etl le rc,ccorde~~zent d s  [rois nou- 
veat!x pz1 ils! an2éIiom n t  al~zsi In q~ic~lilé de I'euzb 
porable et nzlssi ILI réserve. Et depuis cinq am,  
120u.s ad/ouons en moyenne 125 000 $ a I'cis- 
phnltctge pa?- nrtt~ée. - 
Michel Michaud a aiissi été commissaire d'école, 
de 1981 B 1933. Ce poste lui a également don.né 
l'occasion de défendre les intérets des con- 
tribuables, des parenrs et, surtout, des enfants. 
Dès son premier mandat, il s'est trouvé au  cœur 
d u  conflit qui  a opposé Saint-Raphaël à la  
régioriale Louis-Fréchette, qui avait décidé de 
transférer les elèves du premier cycie du secon- 
daire à Sajnt-Cl-iarles (voir le chapitre sur la vie 
scolaire pour les détails). 

. A ce nzornent, 5uin.f-Raphaël n el-i Ici r.&p~,lat zon 
d'ê~/-e Lsn milieu co~iitestntai?-e el in-édzrctible. Les 
nl.ctres com~?zissaires se n?éfzaient de moi et la 
p I u . ~ ~ r f  des demandes ve??an.t de chez ?zot~s 
étctient rejeiées  oz^ ann(ys6.'; ù In iotge. Aiai's 
ap1'è.s q.r.&elq~.es années! e/ & force de trcluaille?* 
POLLT Ie bien de  In collec&iviié, la confia?zce 
euavers nolre nitiliezr est reue.ni,be, petit a p~?td, a 611 

ŷ.?=- -."< $ 
i ' 
\<' LE CHEF-LIEU DU COMTE u? 

"i ;' 
i 1 

1 La loi de 1855, qui divise la province en rniinici- 
palités de comté, subdivisées en miinicipalités 
locales, amène aussi l'itablissenlent de chefs- - lieux. Sur la Côce-du-Sud, les comtés désignent, 
comme sites de  chefs-lieux, les municipalités 
suivantes : Sajn t-Michel, Saint-Thomas, Saint-Jean- 
Port-Joli er Saint-Louis-de-Kamouraska. Ce sont: 13;) 
toutes des localités situées proches du fleuve 
Saint-burent, ce que l'on semble avoir privilégié 
au détriment des paroisses de l'arrière-pays. Seul b~ le comté de Bellecl-iasse réajuste le tir, en 1898, 

q. -l par le déplacement du  chef-lieu de Saint-Michel 
4 a Saint-Raphaël. -.- b 

Loi transporiclnt cie St-;l.licbel L? Sk-Rnpbn&/ le 
cheJ-tkz du co il? fé de Beî/ec/msss : 
(Sanctionnée le 1 5 janvier 1898) 



Aliewdu, gu,e Ia corporutio?z d u  conatB de déménagement du chef-lieu, en terme d'activité, 
Be/lechnsse, ci, pur sa reqz~ête. représent& : à Saint-Raphaël. 

@.te la paroisse de St-Michel, le chef-Liei.~ 
nctziel dzi comté de Bellechass~, est sitzi& ù l'ex- En raison du déménagement, le régistrateur 
Ij-émit6 de ce comté, ce qui prgse~zte de gr~~z~es  Solyme Forgues est relevé de ses fonctions en 
i)zco~?;oéw.ienrs pour les personnes habitant octobre 1897, et celles-ci sont confiées à son 
/'a t~lre exfrém.ité dl.6 comlé; remplaçant qui agira à Sa.int-Raphaël, Fortunat 

Q L L ~  la paroisse de St-Ruphnël esr sise azr Relieau. Se sonr succédé à la charge de régistra- 
c e ? a l l - e d u ~ ~ i t ~ 0 n ~ f é e t e s t d ' ~ ~ n n c c 2 s f ~ . c i l e p o u i .  teur: 
totks les in~&resség Dr E-N. Beiieau ................................... .1897-19 14 

.................................. c..) Dr J.-O. St-Pierre 19 1 4 1  940 
Le chef-lieu dz~ comté de Bellechc~sse est trn-~zs- J.-E. Beaudoin ..................................... .1940- 1744 
féré, potlr rotires las fins, de In paroisse de Gérard Labrecque ............................... ,1944 1960 

........................... Sb-Michel, dans  ce comt6! à la paroisse de Raymond Rémillard ,1360-1984 
St-Raphaël, dalu le ?nême comfé. Denis Vinet ......................................... ,1384- 1385 

Giiies Breton ................................. de 1985. . .RI 
1 1  ttssit6t qz~'zc7z bureau d'en,-egistrenzelat et une 
voûte de sûr-eté clztront ét& érigés dans le nozl- 
ueu u chef--lieu,. T. . .) le liezcfelzant-gouue~rzew en .Y+%- -V-S 

y, 
1919 : UN OCTOBRE NOIR 

5) co.tzseil potci-rw, par p~oclanzntioq y S ~ ~ l b l i ~  le a 

hureou d 'cn~egistrenzel~t  pour ie conale de ' c 1 

Bellechasse,er,acompterdz~.juur_fixépnrcetre Le14octobre1919,JosephBoiiffardetsonpere 
p?-oclan7.ario?z, tous 1 ~ s  e~z~egistrenaents potir le labourent un champ lorsqii'ils aperçoivent de la 
dit comté, se f erotzt 2E ce nrn~zre~~zs bzereuti. - fumée s'élevant audessus du village. Très vite, iLF 
Source : Statuts de la province de  Québec, attellent la petite jument noire aFin de monter au 
6 l e  année du règne de la reine Victoria, 1898 village pour se rendre compte qu'il y a un incendie 

majeur. Joseph, qui n'a alors que 16 ans, en sera très 
Lors d ' u n e  réunion extraordinaire tenue le marqué. C'est toute une partie du  village qui dis- 
1 4  septembre 1898, le conseil municipal de paraîtra sous les fiammes, à l'est de l'église. 
Saint-Raphaël décide d'accorder une sonune de : 

cinq cents pi~~stres pour nider à l'achat d'un L'incendie s'est déclaré au dCbut de l'zipres-midi, 
terraifz et à la colzstruction d'un édifice pour y chez François Bolduc, au 1 16, rue Principale, 
lelzir la Cour de Circz.tiit; que ladite 
somme de cinq cenrs piastres soit 
prélevée par u jze perceptiola gélzérale 
s ~ d  r tous les co~zt?-iDt~.a hies de iIn nz~~nici- 
p.alit& de In paroisse de  St-Rciphnël, /34 
p0tcrvz.e que le conseil de conzté et le 
conseil de cette pal-oisse pzlissent y tenir 
leu.rs séances et, ctztssi, gLce Indile 
bâjisse puixse semir d tot~tes uicsem bkées 
d'un intkr2t ptrbl.i:c, te tottt sans ntsire 
en l+e?z a~,lx séonçes de ladife cozir et 
sn~?s pnienzent spkcinl de location. - 
La conscrucrion d'un édifice pour 
abri ter  le chef-lieu reinonte à 1900, 
soit quelques  années  suivant  le 

I lit. 11ll~i0 [ii'i:cieuii,. jin>r. asaril ~'il!~t.li~~ii~ ~ [ t '  iy ly ,  iiioiiiIt: Ir vdl:i;c d ' o l  ri1 8 i:ic3i. I~v~.iri.lrquuri\ h Cuur!ii: 

qiie Lu! le irono!r, ail I'ririd. à ilroiir. ,AprCh I'iricc.ridii., iin en pmtiien p u r  redrmrr la !.LI? Priiici[idilc. 
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aujourd'hui adresse du dépanneur GEM. Joseph 
Roy @eue-Motte), faisait brûler des broiissailles, à 
peu près où, ironiquement, érait situé l'ancien 
poste de pompiers, par une température très cl& 
mente. Une étincelle s'est dirigée vers le l~angar 
de François Bolduc, situé tout près, où se trouvait 
de l'huile à charbon. Il y eut alors une explosiori 
et le vent s'est élevé. 11 était environ 14 h.  

Les maisons étaient très proches les unes des 
autres. Quand l'explosion a eu lieu, le feu s'est 
vite propagé aux bâtiments avoisinants. En rout, 
69 bâtisses ont brûlé (n-iaisons, dont cinq maga- 
sins, I~angars, grmges), laissant une vingtaine de 
familles sans logis. Les niagasins iricendiés 
appartenaient a François Bolduc, Joseph Zaki, 
Joseph Deslandes, Théodore Bernard et veuve 
Cyrille Girard, ainsi qu'iin restaurmt, propriété 
dJEudore Lemelin. 

Poiir mettre fin au sinistre, on a dynamité la mai- 
son de Xavier Latulippe, ce qui a permis d'ar- 
rêter le feu. Depuis, aucune autre maison n'a été 

construite a cet endroit. Si on prend des reperes 
selon le village d'aujourd'hui, le feu aurait donc 
commencé à la hauteur du dépanneur GEkl, et 
détruit toutes les maisons en allant vers l'est, 
jusqu'l ceUe précédant la Menuiserie John (qui 
n 'a  pas brûlé) .  De  I'aurre côtk de la  r u e  
Principale, l'incendie a détruit la maison voisine 
de celle de madame Paul Roy (qui vient d'etre 
démolie), soit celle de Sinlone Roy;. jiisqu'à la 
deuxième maison précédant celle d'Ozanani 
Bernard. dans la nie Lamonvagne. 

1::. 5 
On raconte que peridanc l'incendie, les gens sor- 
taient leurs tneubles et objets de valeur de leurs 
maisons, et les empilaient dans la rue, mais ce 
n'&tait pas Eoujo.urs assez loin et le feu a ainsi 
brCîlé beaucoup de biens. Gracia Coulombe, qiii 
avait trais an s  à l'époque, s'est soiivenue toute sa 
vie avoir sortie de la demeure de ses parents un 
oreiller et une petite chaise, aidant ainsi sa nière, 
enceinte de Iiiiit inois, avant que leur maison ne 
brî~le. W 



Un réseau d ' a q u e d u c  alimente le village 
depuis 1903. 11 apparti.ent tout d'abord à des 
sociétaires : Fortunat Belleau, Michel Lacroix, fils, 
Mizaël ~Morin, David Boulet, Antoine Labrecque, 
fils, Jean Labcecqutt, Joseph Fiset et Georges 
T2nguay.A~ fd clu ternps'jean-Baptiste Bémbé en 
vient à acquérir la majorité. des parts. Les autres 
sociétaires seront alors J.-E. Beaiidoin, Ndpoléon 
Larochelie et Eudore Bolduc. 

En mars 1922, Ir: service de l'aqueduc n'est pas 
disponjble pour tous les résidants du village. 
Lors d'une séance du conseil du village, on 
délègue William Beaudoin et Gaiidias Harpe 
aiiprès des propriétaires de l'aqueduc, pour les 
aviser : 

db,,oir ù rel?f~rcel. leur puz~uoir ~ i j k ~ a  de don.- 
ne- I'enzr ù cezlx qzti  le clen.i.nladejal. D~fjas le cas 
oÏr les propriétaires de la dite ngzredztc ne 
semiefzr pas disposés à reu forcer leur pouvoit- tel 
q21e demn??dé, ppl.,+j%ru)zf vendre leut. ,c. irtènze. 

iV1.M. Ies dits délégil6k.s so la1 .a zr.torisés ppn r /cl 

présente d ' o f i r  nu nom du conseil, ~IGI somme 
de $3,500.00, el  qzse répmzse soit do~znée nu 
conseil d~1 .n~  /'~llae ou I'ne~tre proposirion poui* 
sa S~OU.(:(~ g m 7 é ~ ~ ! e  du 17aciis d 'a~-i l  1922. . 
Le 5 avril 2922,  on obtient une réponse des pro- 
priétaires de l'aqueduc. I ts refusent l'offre de 
3 500 $ fiiite par le conseil, étant disposés à ven- 
dre au prix d e  5 000 $. L'aqueduc demeurera 
dotic privé pendant un bon bouc de temps. 
Er1 1944,J.-E. Beaudoin se porte acquéreur des 
parts détenues par le sociétaire majoritaire, Jean- 
Baptiste Bérubé, er il en cède la moitié à son fils 
Aimé. Ce n'est qu'en 1963, au décès de son fds, 
que le réseau devient la propriété de la munici- 
palité d u  village de Saint-Raphaël, alors que 
Joseph Albert est maire. 

M s i ,  le 23 mars 1963 : 
II est adopte unnnirneme?zt qzie Ie conseil c h  

z~illtge, u j ~ è s  étude et con.str.lfntion, a décidé 
d 'ofliir n~ix propriéiairs de 1 ~ t  Cie d'nq~ledzcc le 
prix de 35 000 $ . Si le proprie faire de la Cie 
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Qllc.\ q41 IA hslt i i~nr r i  ilkic l'on voir. mi 11l;mi v w ;  I'rsr. uinr iIc5 kiidcnce; qiii dwn t  d'sprk lc Icii \ ~ ~ u c b e .  du Gié 
dii (#noir. la iroi.;ikiiie muson (c'sr la pliis ar~anch) n'a pas hhMIé Cincrndie a coniriiaict! à 1'61 de celle mxirnri. 

ne donnera pas suite a cette procédure, 
faiice de fonds. Les travaux seront effec- 
tués par se tionç e ues, en différents 

b ' i e u ,  et ies venta- endroits, par 
bles travaux se feront en 1972, comme 
rious le verrons plus loin. On  pourra 
donc, en septembre 1966, émettre des 
obligations pour 73 500 $,afin de défï-aper 
les coûts d'installation partielle de 
l'aqueduc et des égouts. 

En juin 1968, le village propose : 
Q t ~ e  M. le maire organise Lcne rencart- 

tre avec M. le minislre aJir~ d'obbenir 
i'och'oi su," le projet paririel! des !ttziijnux 
d:uqu.eGEblc q z ~ i  s'fluè~'e!~t pressants Les 
résprues d'enzl baissent el on devra 
i?zterrompre le senrice In nuit. 1, 
L'ernpnint sera refiisé. En juillet, II est 

d'clqati~I~~c ncc~pte  iaclife oflre, le conseil orgu- adopté que d o r é n n m ~ ~ t ,  lorsqz~'i/ y azs?-n 
niserd un ref@re~zc(zrm. po~~r- fa i re  décid~r si In am-êt d'eau, Iepréposé h f'nqz~educ donnera i.177 

rna@-ité cies'propriéiaiies sont en fniieur de cet signal de /rois cozps de sirène à feu et quo I'eau 
achar. u seSerine-rn 30 rnilzt~tes ppl-~is fu1.d. 
En août, le conseil est autorisé a acheter et à 
améliorer le réseau d 'aqueduc.  J.E. Beaudoin Fjnalement, en juin 1972, on pourra aller de l'a- 
accepîen la somme de 35 O00 $. vant avec les t &&--Y& complets, e n  accordant un 

contrat à eau 'eu et à Noël Grenier, pour 
L'amélioration du service d'aqueduc sera de  la s o n n e  de  237 950,75 $.a 
longue I-ialeine. En septembre 1965, on requiert 
les services d'ingénieurs-coriseiJs ~poz~rpr&pa.rer 
les piaws et deuis et I'esiimnt~on pour 2/72 projei 2 ~ ~ -  - c'L-"ls 

1 '  

~ ' m v i c ~  DU TÉZEPHONE. 
'f 

~ ' G I ~ E / ~ C / Z L C  avec pti its et L L ~  T ~ S ~ C I L L  d'égo~~ts  par- \ 

? 
l ie/. Le mois suivaiit, le village adoptera son ALLO LE PROG&S! 
règlenient 72, autorisant la construction d'un 
réseau d'aqueduc et d'égouts sanjtaircs. (, Le con- Vers 190 1, Saint-Raphaël est desservie, pour le 
seil, par be présent r$glemen!? esr au/orisé a té léphone,  par  u n e  ligne venan t  d e  Sainc- 
dépe~zseru~rnaon~a~atrot~llc~e47_3r4)65$,do,-zt Phiiémon.Maisc'estle6août1953qu'uncen- 
396 250 .$ pour les &go~bts et 279 715 $ pozw le tral téléphonique propre à Sain t-Raphael sera 1-37 

~~eseuts d'aqueduc, y conzpris Les iinzprévz~s. JJ Il installé, cllez David Guillemerte. L'épouse de ce 
faudm rréaliser iin cmpriint de la somme néces- dernier, Clara Rabv, en a la responsabilité. Au 
saire, par voie d'émission d'obligations rem- tout début, on compte 18 ljgnes locales et iin cj.r- 
boursables sui  une période de quarante ans, à un cilit réservé a l'iritenirbain, ce dernier étant rat- 
taux n'excédant pas 6 % par année. taché au  central de Saint-Charles. La plupart des 

lignes locales sont assignees aux ilotables et à 
Pour l'exécution des travaux, on procède par  certains services : médecin, presbytère, bureau 
soumissions publiques. Fin novembre 1965, on d'enregistrenient, Banque provinciale, Quebec 
accorde le contrat à la firme Rolland Dumont, Power,un magasin général, la police, des moulins 
pour une somme de 427 135 $. Cependant, on à scie e t  des garagistes. L'équipement qui pré- 



vaut esc dit 5 batterie commune. Cela signifie 
que la source d'alimentation électricjiie est une 
batterie d'accumulateurs située a i l  central télé- 
photlique. 11 a pour avantage de simplifier les 
manœuvres pour les abonnes. 

En juin 1966, on remplace le système a batterie 
commune par un autre, dit à contrble commun, 
qui implique que  l'abonne compose 1u.i-même 
les sept chiffres locaiix ou le c O >+ de l'interur- 
bain. Une réléphonis te de  Montrnagny achemine 
dors les appels, ce qui met fin à l'emploi de télé- 
phonistes à Saint-Raphaël. 
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Le changement d'l-ieure a commencé à se faire 
au cours de la Deuxième Guerre  inondiale, 
en  2 94 1, afin d'économiser les ressources  
énergétiques. iMais cette pratique n'était pas uni- 
forme comme aujourd'hui, à la grandeur d u  
Québec. Le G mai 1946, Paul-Eugène Morin pro- 
pose, secondé par Josepl-i Asselin, et résolu que 
sous l'autorité de la Loi du relnps régleme?ztaire, 
a partir du dinianclle 12 mai 1946 à minuit et 
une minute, le lenzps r&glenzentaire dans les 
limites de cette n7z~nicipalité soit de qz~citre 
beu.res en i"e!ard avec I'Observaroire de 

Gr~~nzoich e~ ce ~tcsqi.t  hzr clin~nnche 29 sêpte?n- 
b ~ e  1946 ià 17~inz~i.t e;r une miwzlte, dors que le 
temps ?.eglemen taire sera de cinq hee~res en 
r.eru,d m e c  !'06seruc~to~-e cle Greenz~)iich, el que 
copie de la pi-éselzle résokzr.tz'on. soit h-unsnztse au 
minisl're des Affaires mzrlzicipnles pour son 
upprobatio?~. 

À partir d'avril 1957, on précisera que le diange- 
m e n t  d 'heure  sera effectif à Saint-Raphaël 

d~lrnnt Iu pél-iode délermi?zke ppar le minisrère 
des Asfaires ?nu?aicipa/es, pozl?. les cités clc 
IWO?? tréct I! et ce  Qzc46ec. 

Dans les faits, il semble que l'on change l'lieure à 
midi IL dimanche au heu de le faire douze heures 
plus tôt, à minuit .  En août 1970, Léandre 
Bissonnette propose, lors d'une réunion de la 
Fabrique, que l'on ajuste l'lieure 5 minuit le 
samedi au lieu de midi le dimanche suivant, ail 

changement d'heure à l 'automne et a u  prin- 
temps. Le tout est accepté urianimement. C'est 
donc ilne petite rkvolutian. Lc changement 
d'heure se faisait à midi le dimanche, selon la 

Sxt-oii rIi~.iiid 1'iioi.I~~~~~ ,III: C ( I I ~ L  1:. I :~ef.ll~u i CV\\C i:e foiic:lionncr? 
C'pi [ ~ U I - ê u e  13 ijiir%ion qui jirtiocciipeJoscph kmdoln, 

qlie l'un voir devaiii le cl ief- t r i~ ~ G I I O V ~ .  



volonté des curés qui aiinonçaient ce change- 
ment en chaire. On peut penser que les curés, 
voulant que les ficlilles assistent à la messe 
dominicale, siirtout nu moment  d 'adopter 
l'heure avancée, préféraient que l 'heure soit 
modifiée apres la messe plutôt que durant la nuit 
précédente! E l  

2 {,TP=- -SAL 
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Jusqu'à 1955, les pompiers utilisaienr des pom- 
pes nîaniielles cliimiques. Puis, en 1955, dans le 
viliage, on a construit cinq citernes, ainsi qu'un 
poste Incendie sur la rue Principale, au  coin de 
l'avenue Gagnon nord, et érigé siir iine citerne 
d'eau. On fera aussi l 'achat d'une auto-pompe 
Chevrolet 13 56, avec réservoir de 500 gallons. 
Ces ameliorrtions se concrétisent sous le règne 
du maire Gérarct Labrecque. Dans la paroisse 
(dans les rangs), c'est en 1973 que l'on constmi- 
ra quatre citernes pour emmagasiner de l'eau en 
cas d'incendie. Elles sont localisées cians les Irr, 
2e et 5"gs ains i  que dans le Bras. Cela se fera 
sous le règne du maire Pdul Pigeon. 

En 1976, le viiiage et la paroisse s'associent pour 
la construction du poste Incendie actiiel, rat- 
taché au Centre con~rnunautaire. Deux ans plus 
tard, toujours conjointement, ils font l'achat d'un 
camion cirerne de 1 500 gallons, pour charroyer 

l'eau en dehors du réseau d'aqueduc, ainsi que 
d'un bassin pour constituer une réserve en cas 
de besoin. 

En 1996, I'arito-pompe Chevrolet 1956 est rem- 
placée par une auto-pompe Freigtligner 1994, au 
coût  de  170 000 $, ce qu i  nécessitera u n  
enipmnt de 100 000 $. Sur le plan des corn-muni- 
cations, se sont remplaces successivement les 
systémes dits de (( téléphones rouges o (six tele- 
pl-iones sonnant e n  menie temps, à différents 
endroits), des pagettes pour chaque pompier, et 
Lin système de radios relié au service d'urgence 
911. 

Aujourd'hui, les pompiers sont toujours des 
volontaires, et on en  compte u n e  qujnzairie. 
Depuis 1955, les chefs pompiers sont : Raymond 
Rouchard (1 955-6 j), Henri Godbout (1 362-65, 
comme aide), Aiphée Dutil (1 965-68), Armand 
Picard ( 1  96887) et Denis Gagnon, depuis 1987. 

Sis a deux pas de la phce de l'église, I'emplace- 
ment est, ail fil du temps, le théâtre de plusieurs 
rasseniblernents populaires pour des motifs aussi 
variés que la politique, la célébration de la Saint- 
Jean-Baptiste et le sporl (patinage et tennis). 
Cependant, la détérioration progressive du court 
de tennis, aménage en 1949, et son dérnantele- 
ment en 1968, laissent le terrain sans vocation 
précise.. . La Fabrique, propriétaire du  terrain, 
acceptera, après approbation de ~'Évêctié, le 
10 octobre 1974, de céder son droit de propriété 
à la miinicipaliré pour le prix nominal d'un dol- l*Y.9 

lar, mais à la condition d'y aménager un parc. 

La fin des activités sportives ouvrira donc u n  
iiouveaii chapitre, avec le projet de parc munici- 
pal. En 1974, l'administration municipale di1 
temps convient d 'aménager ce parc à 1:i 

mémoire de Pierre Boutin (1821-1 9011, premier 
maire d e  Saint-Raphaël, de 185 5 a 1860, et  
député libéral a l'Assemblée législative, de 1878 
à 1881. Blanche Boutin-Werreth, octogénaire de 



novembre 1999, est finalement accepté en 
mai 2000. D'autres partenaires, la Municipalité 
de Saint-Raphaël, la Caisse populaire de Saint- 
Raphaël, le deputé  de  Bellechasse à 
l'Assemblée nationale (Claude Lachance), d e  
même que de nombreux commanditaires 
locaux souscrivent à cette initiative, a l'ap- 
proche des Fêtes di1 1 5 0 ~  anniversaire de fon- 
dation en 200 1. 

Les emptoyés municipaux complètent les 
travaux d'infrasrructure du réseau d'aqueduc 
et d'égouts et les divers aménagements en 
béton requis pour la gloriette, les bancs, ia 
fontaine, la cl-iaîne de trottoir et le site d'ac- 
cueil des cyclistes. Les citoyens répondent avec 
enthousiasme aux corvées qui permettent de 

Winsted (Connecricut), fille cadette de Pierre finaliser l'arnénagemenr du terrain avant la 
Boutii~, acceptera de verser 2 500 $ à la munici- pose de la tourbe gazonnée ct la plantation 
palité aFin de réaliser ce projet. d'arbres, d'arbustes et de plantes vivaces. 

Les travaux, entrepris à l'été 1975, comprennent 
un muret de pierre pour ceinturer le parc, la Utii fieu cle dé ta t e  et de culture 
plantation d'arbustes et l'aménagement de trot- 
toirs. Le plan e t  la maquette font état d'une IR Parc du Muénaire est inauguré oficieiiemcnt 
fontaine, de bancs publics, d'abreuvoirs et de le dimanche 8 octobre 2000. C'est à la fois un 
plantes vivaces et annuel.les. Mais Ie changement lieu dc détente er de culture pour la population 
d'administration municipale et le tarissement de locale et iu1 site d'accueil errceptionnel pour les 
la source américaine de f inancement  con- cyclistes de la Côte-du-Sud déjà familiers avec le 
tribueront à freiner les travaux, voi.re i les magnifique réseau d e  pistes cyclables de la 
arrêter, sans que personne ne 
veuiile assumer leur paracllève- 
ment. 

140 La Corporation de  développe- 
ment de  Saint-Raphaël profite 
d e  nouveiles occasions en 
matière de financement gou- 
vernemental pour réactiver le 
dossier. L e  Programme des  
partenariats du millénaire du 
gouvernement fédéral 
représente u n e  occasion 
extraordinaire pour passer à 1 
l'action. Le projet, déposé en i 

1~- - - 
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LA CUEiiLE7TE 
DES ORDURES MÉNAGÈKES 

-t 

En 1951, Joseph Bouffard s e n  le prem.ier à faire 
In cueillette des ordures ménagères, au village, 
avec un camion Chevcolet 1944.Aii debur, le t n -  
vail se fait seulement l'été, car les routes ne sont 
pas entretenues en tiiver. En fait, le conseil avait 
adopté une résolution ?I ce sujet en mai 1951 : 

Etzlèucmenr des uidlrnges : :lneJois In SPIHO znq 
du 75 ur:?-i/ ut1 15 i~oven? b7.e irzcli.&sie~enwn/. Les 
~ O L I C ~ E ~  ~Joiumt e?zterrela Ie sang el les d2chets 
de bozlcberio.. Tot~te conlt-aue)ztiorz à ce ?-èg/e- 
n7.ei-zt selw p~mible  C I ' U T I ~  amende de 5 $po~rr  In 
première ojjreï-zse et de 10 $ pou)- loirte oJ2nse 
stlbsdqu~ilte. 

SuIl I9il~l 1- Ciirpor~iioii de dé\rl«~~prrncrii tlr Saii~i-k~yil~aël cn .i mi\ plr~iii la vue. 
aw l'insislla[ion d'un upin haur de 30 piwt-, iorii illumine. nec crklic ci persnnnage. 

,\\ci ce dkor, il y :iid[ dejl da ai6 de 15& h s  I ' i r . .  . 

niunicipalité. L'fiiver, le parc n'est pas fréqiienté 
par les usagers, mais toute i ' a tmosp l~ère  du 
temps des Fêtes rejaillit s u r  la commui~au té ,  
grâce au  sapiri de Noël, aux diverses décorations 
e t  à la  crèche aménagée  le l o n g  de  la r u e  
Principale. 

En 2001, le comité organisateur des Féres du  
150e anniversaire de fondation profitera de cet 
emplacement stratégique pour la tenue de cer- 
taines activités. Le site permet, pendant 1a belle 
saison la prksentation de spectacles intirnisres 
pour les arts de  la scène ou encore la tenue de 
syrnposi.ums de peinture. Plusieurs manifesta- 
tions à caractère familial s'y déroulent. Le Parc 
du Millénaire est attirant: pour routes les généra- 
tions de Rapliaëllois, qui y voient maintenant un 
lieil historique dédié à la mémoire des bâtis- 
seurs. El 

C'est vers 1958-59 que le tmvail se fera toute 
l ' a n n é e  et  ce, tous les samedis mat in  
jiisqu'eri 1971. On parle toujoiirs du village 
puisqiie les rangs vont bénéficier di1 service 
uniquement a partir de 1981.8 
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Au début des années 1900, pour aller au Gravier, 
on passe sur un pont enjambant Ia RiviSre-du- 
Siid. Ce pont appartient à François Théberge. 
Comme c'est la coutume à bien des endroits, 

oient, jl en coûte 
Crois sous pour le 

c 'est  u n  pont à 

i passage d'une 
personne, et deux 

l 

soiis pour un ani- 
mal .  Q u a n d  le 

1 péage. Initiale- 

Au début des années 1950, Paul Carbonneau se 
rend au village avec son cheval, ce qui I'amkne à 
tmverscr le pont Galipeault. A son retour, sur le 
pont, son cheval a de l'eau jusqu'à mi-jarrets.. . Il 
se hâte de traverser, et voit le pont s 'krouler 
j-uste après soli passage. Décidément, les glaces 
causent: bien des problèmes ai= usagers de ce 
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pont si indispensable! A la fonte des neiges, on 
entreprend, à riouveaii, la constriicdon d'un pont 
temporaire. 11 est fait de trois travées d e  bois, 
séparées par deux piliers de fer plantés dans la 
civière. Le printemps venu, on lèvem les travées 
du pont avec une grue, afin de laisser passer les 
glaces. Ce manège durera trois ans. Le pont 
actuel, en fer, date de 1953. 

niveair d'eau es t  
bas,  Ies p lus  
hardis, SLII-tout les 
cornrnerçan ts  
d ' a n i m a u x  qu i  
passent souvent, 
se risquent à tra- 
verser dans la ri- 
vière, afin d'éviter 

I ' '.y 2- LE PONT Sm-CATHERINE J/ 

{ I I  ~1 ih11i  a IWO 19y1,  les frais de péage 
le pont G a l ~ p ~ t i i l t  s rffundm, 3 miisc dm $I,ices. Poiir ce faire, on 

m e t  à t ' eau  u n  
cheval et sa voiture, pilis le troupeau d'animaux 
et, pour clore le difile, un autre cheval avec sa 
voiture. 11 arrive quelquefois que certains anj- 
maux partent à fa dérive, surtout des moutons. 
On dit qu'ils devenaient trop lourds, à cause de 
l 'eau s ' imbibant  dans leur laine. Le pont de  
François Théberge sera emportc par les glaces 
en 1913. La ~iiunicipalité y fera installer un pont 
temporaire et ,  l'année suivante, un pont de fer 
qu'elle prendra en charge. Ce pont du Gravier est 

id2 
nommé le pont Galipeault, du nom du député du 
temps, qui  avait donné un octroi pour fmmcer sa 
coilstniction. 

Le 25 février 1925, le Québec connxîc un impor- 
Lant ueinblement de terre, vers 21 h, en soirée. 
Célestine Simard, alors âgée de 21 ans, résidait à 
proximité du  pont du rang Sainte-Catherine. EUe 
se nppeUe avoir attrapé sa lampe à l'huile avant 

Apri..: 11. trcmhlment de lem de 1925. Ic pont du nui2 Sainle-Ciillierine s'écroule 
Ce lm" amil Al  constnilt en 1W3 





d e  bénévolat et diverses activités d e  finance- 
ment. 

La piscine a été achetée d e  Robert Goulet ,  
d'Armagh, etAiphée Dutil en avait creusé les fon- 
dations. Elle prenait place s u r  t ~ :  terrain d u  
Centre communautaire, di1 côté ouest. Mal- 
heureuscrnent, dès le premier hiver, des césidanrs 
ont décjdé de s'en servir comme patinoire, ce 
qui a brisé les bords de la toile. D'autres bris ont 
suivi, causés par une m6connaissance des gens à 
s'occuper d'une telle installation. Plus tard, 
Jacques Routhier et Cyprien Lacroix entreprcn- 
dront de la rénover. Mais dès le lendemain de la 
restauration, des malveiliants jetteront des vidan- 
ges dans le bassin. Plus tard, ils briseront la roile 
a coups de couteau. Si bien que la pisci.ne a été 
vidée et enterrée. Ses fondations sont soiis le sta- 
tionnement du Centre communailtaire, 5 l'abri 
des vandales qui ont réussi à priver la popularjon 
d'une mfmscrilcture qui aurait donné à plusieiirs 
de belles heures de plaisir. E# 

On raconte qu'avant les années  1900, les 
maisons du 2" Rang de  Saint-Raphaël étaient 
sises près d'un ruisseau, ce qui facilitait l'accès à 
l ' eau  courante pour,  notamment,  le lavage. 
En 1909. on a entrepris de déménager ces rési- 
dences près de h route. De fair, la teclmique de 
creusage de  puits s'étant répandue, les proprié- 
taires n'avaient plus besoin de résider près des 
sources d'approvisionnement e n  eau. De plus, 
les entrées des propriétés, ou  montées, étaient 
longues, donc difficiles a entretenir. On aurait 
donc rdpproché les maisons pour accéder plus 
facilement à la route du 1" Rang. Une  autre 
hypothèse qui expliquerait l'éloignement initial 
des maisoi~s du chemin est celle qui veut qiie 
l'on construise les maisons au milieu de la terre, 
solution du r( juste milieu )) permettant d'aller 
bûcher ou culrivec facilement. Quoi qu'il en soit, 
les niaisons se rapprocheront d e  la  route .  
Bonaventure Roy est le directeur de ces travaux 
plurô t spectaculaires. Le gouvernement défraie 
50 % des coûts de ces déménagements, et les 
propriétaires assument la balance. Les maisons 
seront déménagées par Alphonse John, avec un 
cnbmtrin, cluébécisrne qui désigne le cabestail. II 
s'agit d'un cadrage de bois retenu par quatre 
poteaux que l'on plante dans le sol. Au centre 
est place un gros poteau rond, sur lequel on fait 
rouler un câble tiré par un cheval. 

Un fLZs de Bonaventure Koy,Joseph, naîtra par une 
nuir de l'été 1909, aiors que le déménagement de 
la maison familiale est entrepris. En fait, la maison 
émit à mi-chend entre son ancien emplacement 
er le nouvait. Pour taquiner le garçon né dans ces 
circonstances, on lui disait qu'il. était né nulle part 
ou encore, né sur  un tas de roches! 
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) CORPORATION DE D E ~ L O P P E M E N T  '/ 
DE SAINT-WHAËL 

< 

La Corporation de développement de Sairit- 
Raphatil (CDSR) est un  organisme à bu t  non 
lucratif voué au développement économique, 
social, culturel et touristique de la communauté 
de Saint-Raphaël. Elle a éte officiellement consti- 
tuée en compagnie le 1 1 awil 1997. Ses officiers 
sont tous des bénévoles. 

développement  de  chacun des secteurs  
sujvants : industriel et commercial, récréo-touris- 
tique, agriculture, socioculturel, milieu environ- 
nemental, et tout autre secteur jugé utile. 

Les objectifs de  la CDSR consistent à regrouper 
les gens d u  milieu des affaires, des organismes 
sociaux et des services de la Municipalire de 
Saint-Raphaël ainsi que toute personne y portant 
intérêt, afin de favoriser le développemenc et la 
promotion de la colnmunaute. 

La CDSR est gerée p:ir un conseil d'adininis- 
tration composé de sept membres votants. Un L i e n  téZe'pbonique avec Que'bec 
niembre non votant,  appelé agent local de  14 j 

développement, peut également en faire partie. La CDSR a travaillé e n  collaboration avec la 
Deux des niembres votants occupent des posres Miinicipalité de Saint-Raphaël pour l'obtention, 
non électifs, dont iin esr réservé a u  conseil auprès de QuéhecTel, d'un lien téléphonique 
municipal d e  Saint-Rapl-iaël e t  l ' aut re ,  ail direct avec Québec et ses environs. Depuis le 
Mouvement  des amis  d e  la  Rivikre-du- 4février1999,aucunsfraisinteriirbainsnesant 
Sud @ N S ) .  facturés à la population pour ce service. 

La CDSR peur mettre sur pied des coniités secro- 
riels afin de promouvoir de façon spécifique le 



UCl~ut une tui~ri1i.c I I I J ~ ; . I ~ . ~ L ,  ,LI! ii i : i i i i i i  r i o  i i Lraiid s~iur. 

Bottin des indzcstries, 
conz?nerces et semices 

Un des premiers objectifs que la CDSR s'est 
donné lors de sa création est de faire l'inventaire 
de tous les industriels, commerçants et pour- 
voyeurs de services d e  la municipalité. Par la 
suite, on a colligé ces données dans un bottin 
q.ui sert toute la population. Un travail gigan- 
tesque! Tuutefois, le bottin;'comme on l'appelle, 
sera publié et distribué gratuitement dii.11~ tous 
les foyers de Saint-Raphaël pour la première fois 
en janvier 1999. 

/&j 
Circuit v&b Le Grand SuztZl 

Le Circuit vé1.o Le Grand Sault, entièrement p tani- 
fie et élaboré par la CDSR et le M A R S ,  est un pro- 
jet majeur dont nous sommes par~iciilièrement 
fiers. Son iriaugiiration a été cStébree en face dii 
bureau municipal de Saint-Raphagl, le dinlancI-ie 
27 juin 1999, par une chaleur torride, sous la 
présidence d'honneur du Dr André Roy, médecin 
à la retraite de Sajiit-Raphaël, et de son époiise 

Parc clzc Millénaire 

Voici l'un des plus grands défis de la CDSR. Le 
parc a été inauguré en  présence de Claude 
Lachance, députe de l'Assemblée natioiiale, et de 
Gilbert Normand,  deputé à la Chambre des 
Communes, le 8 octobre 2000. 

],a CDSR est à l'origine du réaménagement 
majeur de la cour de l'école La Source, terminé 
en août 1998. Elle a aussi mis sur pied le site 
Interner de la Murucipaticé de Saint-Raphaël, niis 
en ondes le 2 septembre 1999. 

Lucilie. huile sut loile 12" X 16", 2000 





R g a aulant de /hcons de tioi?. une corn.mu.naule 
ou il y a de gens qui y habilent! La .oie sociale el 

eonirnztnaz~tnir~ d 'ic.i, c kst 150 a.ns de liens lissé(; 

el7lr.e amis, zjoisin.~ el co-)7a?=oissiens, Des Liens lis- 
sés par les kchartges de la 'l;.ie quotidien.ne, rnais 
aussi, h 1 'inlkriezcr de nos clz~bs socia,ux, de nos 

or~anisuti .m.~ sporllives el loca.Les. E~:nminon.s la petite hisboire (le &in[-Ru,phaël, 
qui hoqzle, eri m h e  lemps, la  grande histoire du Quibec, aucc les soz~.venir.s et Les 
récrlisat ions des Raphaël luis et de(; Ra plzaëilo i.ses. 
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3 
I DE LA M~@DECI .E  CHEZ NOUS I 

e docteur Joseph-Odilon VeilIeux vient 
s'établir à Saint-Raphaël dès sa sortie de 

\ 
I1un.iversité, en juillet 1920.TrSs dévoué, il 
fdit des consultations sans être payé en 

argent, assez régulièrement. Les gens ne sont pas 
riches, et ils paient leur docteur avec des cordes 
de bois et des quartiers de viande. Les nuits 
d'hiver, il Lui arrive de partir en carriole, avec son 
capot de fourrure, son casque de u Knmer  i j  et 

Le docteur Veilleux est veuf en premières noces 
de dame Irène Renaud. I l  se remarie, en 1934, 
avec Marie-Anna Gamache, native d e  Sainc- 
Paniphile. Elle assumera l'éducation des quatre 
enfants de son mari, avant de meme au monde 
neuf autres descendants VeiUeux.Tout en accom- 
plissant ses rôles de mère et d'épouse, elle se- 
conde son époux dans sa profession, prenant ILS 
rendez-vous, s'occupant des comptes, préparant 
les médicaments  et,  même,  procéd:int a u x  
anestliésies! 

J.-0.VeiUeux a pris soin des malades jusqu'à son 
décès, d'un cancer, en janvier 1958. 11 avait 
62 ans. 

de bonnes briques chaudes sous les pieds, le 
plus souvent pour des accoucl~emenrs. Lia plu- 
part du temps, il passe la nuit au chevet de la 

148 nouvelle maman, et il revient chez lui le matin, 
fatigué. Même s'il fait tempête, rien de l'arr2te. Il 
se rend alors chez ses patients en sleigh tirée par 
des chiens. Il metrra bien des enfants a u  
monde.. . Au-delà de die enfants, selon certains 
calculs! Plus tard, pour ses déplacements, le doc- 
teur Veilleux pourra profiter de l'arrivée d u  
snowmobile. Les patients paieront le conducteur 
du s~zozu, à défaut de payer leiir doctetir! 
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ziwe uisite et d 'avoir  porclé mon haut  de 
pyjcamn! l, Le bureau étai t  aussi  ouvert le 
dimanche. Après les messes, la salle d'atterire se 

LI; docteur h t l r é  Rov 

Sotcvenirs d'An&$ Roy 

En 1964, h d r é  Roy, jeune médecin résiclaiit à 
Qiiébec, décide de venir exercer sa profession à 
Saint-Rapliaël. Il pratiquera chez no.us durant 
32 ans,  avant de prendre sa retraite,  à la fin 
de 1397. Évidemment, ses souvenirs sont nom- 
breux! En 1964, il rie dernerire pas encore chez 
nous, mais il y vient deux soirs par semaine pour 
faire des consultations, dans un local temporaire 
aménagé chez madame Adélard 
Jolin. L';innée suivante, il ernmé- 
nagera dans  la maison d e  
Léopold Nadeau,  au 149,  rue 
Principale, avec son épouse, 
Lucille Drolet.  Les patients se 
présentent b l eu r  résidence à 
route heure. Quand le docteur est 
absent, Liicilie reçoit les patients 
et règle certains problkmes, grâce 
a sa formation d'infirmière. À 
cette époque, le docteur Roy fait 
aussi des visites à domicile. On 
me r@z~eilEait 21 10~1.fe hhere de la 
j?.uil. Il rr~'es~ ~.~u'1'ué d àllel- Jhiw 

remplissait. Mais lors d'un prône. le curé Pelletier 
va demander aux ciroyens d'accorder un congé 
dominical aux marchands, aux garagistes et au 
niédecin, d e  telle sorte qu'après quelques 
semaines, !'achalandage dii d imanche  s'est 
attén~ié, jusqu'a devenir, selon le souhait du cure, 
jour de repos. 

Le docteur Roy évoque aussi le jour oii il a dû 
laver un billet de 10 $ . . . C2,ait Ie fjxjt't d'une 
uisite 2i domicile. Le parient, en elut d'ébmsté, 
nuail ei.k L L I Z  petit occiden! d ~ n s  ses pnntcilo~zs 
azjn~zt de me payer. Et que dire des accouche- 
ments à domicile? . Ce1.l~ q ~ i i  su~wtcnazent pltis 
16t que prbws éfnielzt toujou~s JertiL~s el7 impro- 
ui.scrtion. Je ins soz~-uî:e,zs dJzi~z de cel,ix-lh. II s'est 
bien d é r o ~ i k  ~ Z I S ~ Z I ' L I Z L  morne~zf de Ligalu-rer le 
cordon on~bilicnl. 71 Ya'.v atjndt rien dons Cu ?? . t~ i i -  

son qui pou;unii: semir. . . En désespoir de cctzsse, 
j'ni ~11iiZSé ie Lacer de bo/tine ~ L L  père! SIAI- m-es 
~zofes de trnlzsJe~-~ ù 11/36p.tlal de In mers et de 
i'e,zfa?zt. j'a.-i pi-& soi22 cl 'az~iser mes CO 1ifrkres de 
ne pas rire de ?na I;i,on/~i?-e imnprouixée. 

Quand l'assistance rnedjcde et l'assurance-maladie 
sont introduites, au milieu des années 1960, la 
paperasse que doit remplir le médecin s'alourdit. 
André Roy engage alors une secrétaire, Claire 
Bo~&rd. lJne dizaine d'années plus tard, Hugciette 
Bouchard, secretaire actuelle, prendra la relève. 
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En 1979, u n  jeune médecin, Gilles Roy, vient - - 
offrir ses services à son confrère. Les deux doc- / ' 

teurs fonderont ensernble la Clinique ~nédiçale 
de Saint-Raphaël. A ses débuts, la clinique loge au ! 1 
89, rue Principale. Après quelques années, les 
locaux deviennent exigus. On déniénage alors au 
101, rue Principale, dam les locairx achl~ls. a La 
p r w t i q ~ ~ ê  de la rnécleci~ze e?a ~72iliez~ rural cl 

beatscoi.r.p Pz)olz.r& a z ~  cours des c~?z?zées. ALI 
débz,tt, Ie.s hôpitn ttx senablnie~zr plus i-~lnccessib!es 
qt~, 'u~ljo~ ?*cl'h LL, et les cas que 7ao;trs y ~.éJkrioîzs 
étaieut Co~djotlrs Très s&ri:ez~x. De nos jotc?-s, les 
comwzu?z8cations sorzt pkzrs faciles. Les ji.ais 
d'bospitalisu/ioq d'excunem et de co~zsul#a!iows 
é~nlat aboli.<! les pat-ienfs son/ référés a m  centres - 
hospitaliers nu rrsoi~ldre dozm. )J Les relations 
entre médecins ont: aussi 6volué. La competi- 
rio72 a. faif plcice 6. In collnborntio12. a BI 
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f , LE FOYER DE SAINT-RAPHAËL L/ 

Ail début de l'année 1958, soiis l'instigation du 
cti.anoine Henri-Philippe Audct ,  curé d e  la 
paroisse, Yvonne Nadeau Jolin forme ut1 comité 
dans le but d'ouvrit iine résidence pour person- 
nes â g é e s .  Ce comité se compose de dan-ies 
patronnesses, soit mesdames Gérard Librecque, 
Edgar Bolduc, Edgar Daiiaire, Léopold Roy, ainsi 
que cle mademoiselle Anna-Marie Labrecque et 
du curé Audet, président. 

Le 30 niai 1958, le groupe achSte la résidence de 
madame Charles Lippé, considérée comme le 
premier foyer de Saint-Rapl-iaël (act~iellement, 

1.30 
cet édiFice est la propriété de jeannine Boucher 
Roy). À compter du 3 septembre 1958, le groupe 
est transformé en corporation sans but lucratif. 11 
portera le nom de La Corporation di1 Foyer de 
St-Raphaël. Son objectif est de transformer la 
résidence en foyer d'accueil pour personnes 
âgées. En octobre de la même année, la rési- 
dence reçoit ses premiers clients. Puis, en 
novembre, les rel.igieuses de Notre-Dame d u  
Perpétuel-Secours, de Saint-Damien, acceptent de 
prendre en charge l'administration et les ser- 
vices auprès des résidants. 

En août 1960, la résidence abrite 21 bknéficiaires 
et quelques religieuses, ce qu i  rend les locaux 
très restreints. Ne suffisant pliis à la demande, ta 
corporation entame des démarches auprès du 
gouvernement pour la réalisation d'un agrati- 
dissement. Pour appuyer certe demande, les 
paroissiens sigrienc u.ne requête qui est envoyée 
a u  ministère du Bien-être social. En novem- 
bre 1961, le ministère envoie tm conseiller tech- 
n i q u e  évaluer les différci~tes alternatives. Il 
recommande de faire une consuuction neuve ail 
lieu d'irn agrandissement. 

le, I ~ Y I I I I P W  f(b~iil,i:ti~~> du 11rc11111,r i41kc1 I)t3ia~i[ III;IL~JI~~C GCr~rd kbrvt 4 1 ~ 1 ~  I$, \ , I~I;I  
Holduc), stciir Winc \Iphonse. directnoe, I'ahbi. Henri-F'li~lippc ,\ilda, wriilr (g.ihr1c.l LI? 
I'lmmaculiic. ei m:idame .\dt:lard John (nonne N~desui. :i 1.arri i .r~  : hnna-Marie 
Ltbrecque. madame Léopold Roy (i'vene Jolin). madame Fdpr Dnllaire, Uphiv Poirier, 
dtpiitk. Gérard Ltbiwque, m a h e  Edgnr Bolduc iniitoinaic Sr-Pierre). I.es deus aures 
penonocs nous son1 incnnniips. 
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Le 31 août  1962, les religieuses de Notre-Dame 
du Perpktuel-Secours quittent le foyer. Yvonne 
Nadein1 Jolin se chargera de l'administcarioii 
pour les procl-iaines années et elle pilotera les 
demarclies pour la construction du nouveau 
foyer. 

En avril 1964, on demande à Joseph Albert et à 
Aiphonse Théberge, respectivement maire du vil- 
lage et maire de la paroisse, de se joindre aux 
membres de la corporation pour apporter leur 
appui politique &ns le dossier. Le 7 juin 1964, le 
gouvernement du Québec accepte le projet de 
construction d'un nou~~eau foyer et demaride à h 
corporation de faire préparer les plans er devis 
prkliminaires. Le contrat est accordé le 5 juin 1965 
à Rock Micl~aiid, entrepreneur géiléml. 

Le nouveau foyer sera construit siir une terre 
appartenant à la Fabrique de  Saint-Raphaël. Cet 
édifice compte 54 lits et iin loge men^ pour qua- 
tre religieuses, qui sera occupé par les Soeurs 
Servatites du Saint-Cœur-de-Marie, de Beauport. 
Elles s'occuperont des services h donner aux 
residints et seront aidées par quelques employés 
lai'cs du milieu. 

Les premiers résidants entrent en mai 1966. 
Cepenclant, la bénédiction et 1'jn:iiigurarian offi- 
cielle auront lieu le 27 novembre 1967. Depuis 
ce joiir, les quinze membres de la corporation 
ont é t é  remplaces ,  à tour d e  rôle, p a r  des 
citoyens cle Saint-Raphaël qu i  ont toiijours tra- 
vaillé pour le bien-être des résidants, soit par de 
nouvelles in~n~obilisations ou par l'ajout de nou- 
veaux services. 

1 ; t  ,t,;~;o,( ,IP ,,;VI,,) d j,;.,.~(,j/-(~ -- -- 

En 1980, la corporation obtient une augmenta- 
tion de quatre lits, par la rénovation du logenient. 
laisse vacant par les religieiises qui préferent aller 
demeurer à l'extérieur du  foyer. En 1991, on 
procède a un premier agrandissement, pour le 
rtarnenagernent du salon, de l'infirmerie, des ser- 
vices alimentaires ct administmtifs. En 1992-1 993, 
on réalise un plan d'optimisation des espitces. On 

r un  multiplie IL nombre de chambres pri17ées pal 
agrandissement majeur vers la cour arrière. Ces 
travaux permettent a u  foyer d e  répondre aux 
nout-elles normes de sécurité du  niinisrère de la 
Santé et des Services Sociaux du Qucbec. 
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hlor'nçl. bLiic..inyr rt~r!eric, w, L t a  Juhi cl r;ctir<ci[i.ire Rkl.iriysr 2 mqi.cc , 
Kogr Manin<-.iii. Paul HoijfI:~rd, Luc~crtnp .&wliii, Di;mc latiilippe, Ciimicn (hupii, Riki 

~eAridoiii, Ida Ray et Lis:, Carhonnoiii 
tuma aselin ei Romirt hbrccqur. 

Beaucoup de citoyens de Saint-Rapliaël se sont 
impliquks bénévolement au Foyer d e  Sairir- 
Raphaël comme membres de la corporation et du 
corniré des bknévoles qui ~ u v r e t - i t  auprès des 
résidants depuis diu-sept ans. II serait rrop long de 
nomnier toutes ces personnes sans risqiier d'en 
oublier. En conséquence, noiis ne mentionnons 
qiic les présidents de la corporation qui se sont 
succede jusqu'à la fusion des érablissemenrs, 
en 1993 et, par le fait ménx, à la dissolution de la 
dite corporation. 

Les presidents o n t  été : le Chanoine Heori- 
Philippe Aiidet, Alphonse l 'héberge, Josepli 
Albert, Lauréat Rerilillard, Jules-Erriest Breton, 
Gabriel Beaudoin, Raymond Rémillarci ec Blanche 
Prévost Bonneau.Yvonne Nadeau Jolin assurnefa 
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la direction génémle de I'etablissemertt jusqu'à 
son décès, en octobre 1971. EUe est remplacée 
par Gabriel Beaudoin, directeur genéral jusqu'à 
sa retraite, en mars 1393. 

Par la suite, les établissements de santé de la 
MRC de Bellechasse ont été regroupés en une 
seule entité, et la direction générale est actuelle- 
ment assumée par Main OueUet. En l'an 2000, le 
Foyer de Saint-Raphaël donne de l'emploi a envi- 
ron 65 personnes, à temps plein ou à temps par- 
tiel, ce qui constitue un apport économique très 
important dans le milieu. 

Devant le foyer, if y a un lac comportant un îlot 
que ['on a baptisa du nom de Joseph A.lbert. A 
titre de maire (1961-i965), il a fait plusieurs 
démarches pour développer la rue di1 Foyer. 
Pour que ce projet voit le jour. il avait besoin de 
l'assentiment de cl-iacuil des propriétaires afin 
qu ' i ls  dorinent u n e  partie de  leur terrain. 
Monsieur Albert,  nommé présiclent d e  la 
Corporation du Foyer, en avril 1967, occupera ce 
poste jusqu'à sa mort, en novembre 1969. II s'est 
parti.culièrernent dévoué pour l'aménagement 
du termin, des clôtures, du pont et de l'se qui 
porte aujourd'hui son nom. 

Les b&l.&oles du Foyer 

Les projets spéciaux et les ressources devenant 
de plus en plus mes ,  le Foyer de Saint-Raphaël 
cherche une solution poiir pallier ce manque. 
En 1982, Gabriel Beaudoin, directeur, rencontre 
Luce Bonneau Morency, une employée, pour lui 
parler d'un projcr qui 1rU tient à cœur, celui d'im- 
planter iin mouvement d e  bénkvotes a'u foyer, 
qui vernient à assurer une meilleure qualité de 
vie pour Ies résidants. Ces bénévoles agiraient 
par leur participation à des activités, plani- 
fiecaienc des rencontres ré créatives, accompa- 
gneraient les résidams lors de  leurs déplace- 
ments, etc. L'idée Fait sur1 bour de chemin et, en 
novembre 1982, le comité exéciitif des béné- 
voles est mis sur pied. Il se compose alors de 
Ri ta  Jolin, présidente,  Georgette Bélanger, 
madame Joseph Goiipil ,  madame Roméo 

r i  i i  1t.i ;III I r~hc~r. :iiW I!irl.i.rl Godboul. dit  ] i i : i i i r i ,  ri Paul Bouffaid a u  microi 

Guillemette e t  Luce B. More.ncy, secrétaire. Le 
comité se rend vite compte qu'il faut user 
d'ingéniosité pour faire participer tes résidants. Il 
faut souvet~t que Luce Morency intervienne pour 
décider les gens à sortir de leur chambre! En fait, 
il faut redon.rier aiLu résidants le goût de rire, de 
s'amuser et, surtoiit, de vivre. Des activités 
comme Ie bingo, des après-midi musicaux, des 
dépouillements d 'arbres  d e  Noël, l e  jeu de  
poche, sont organisées. Les bénévoles et les rési- 
dants s'apprjvoisent graduellement, se font con- 
fiance, acceptent de participer ensemble aux 
activités. Puis, pour  avoir des activités plus 
élaborées, on décide de vendre du chocolat. 

On voit renaître les sourires. La participation est 
pliis grande, même si l'état de santé de certains 
résidants se détériore. On avait guéri le ccfur! 
Puis arrive l'animatrice en loisirs, avec d e  nou- 
velles idées. On entrevoit alors de nouveaux 
défis, comme l'apparition du camp de vacances, 
accessible à environ dix résidants chaque été, au 
camp Cite-Joie du Lac Beauport. Le Noël du  
Bonheur et la Fondation Rayon d'Espoir con- 
tribuent grandement à financer cette activité. Le 
séjour annuel à Cite-Joie est une tradition depuis 
déjà 1 5  ans.  Les bériévoles sont  toujours 
présents, avec leur erirhousiasme et leur dévoue- 
ment. Ils accompagnent et encouragent même 
Emma Goulet, une dame de 92 ans, a jouer dans 
unis pièce de r.héStre.Ah! des projets, parfois un 
peu fous, direz-vous!, où la folie laisse place à 
l'imagination, au rêve, à t'émerveillement et aux 
souvenirs toujours grandissants. Grâce a u x  
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bénevoles; on constate que la vie reprend un 

hg - 
sens pour les résidants et vaut la peine d'être Y l 

vécue jusqu'au hoiit. 

D'autres résidences pour personnes dg&es 

Saint-Raphaël abrite aussi la Ri-sidence Le Bel- 
Âge, qui a ouven ses port-tes en juiiiet 1996. On 
peut y accueillit neuf persoilnes. Simee sur l'ave- 
nue Sajnt-Paul, elle est la propriété de Jacqueline 
Roy et de Chantal Gagné. Par ailleurs, la rési- 
dence Heau Soleil, établje au 93, rue Principale, 
est gérée par Noëiiinc Boudn. On peut y héber- 
ger ne.iif personnes. Gabrielle F. Labrosse peut 
aussj recevoir neuf personnes, au 83,  rue du 
Foyer, à la Résidence des Aînés. E l  

:z+=- -/i\ p 
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? LE CERCLE DES FERMIERES t j  I 
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Plus de  200 femmes se sont déplacées,  en 
mars 1938, pour assister à la fondation du Cercle 
des Fermières de Saint-Raphaël. Sciixante-neuf 
daines y adhéreront  ce jour-là. On choisit 
madame Alphonse Lemieux comme présidente 
et madame Joseph Goupil comme bibliothécaire- 
lectrice. D'autres dames sont Êlues consejllères : 
mesdames Arthur Roy, Archelas Lapierre et 
Joseph Bolduc. Le thème du Cercle, à sa fonda- 
tion, est Pren0n.s une pn?? active a / * 0 ~ ~ ? 7 . i s a -  
Lion de In Jerine. Il résume bien la raison d e  
l'existence d'un cercle chez ilous. Les réunions 
son[, à l'époque, soiirces d'apprentissage pour 
les femmes d e  la paroisse. Des personnes 
ressources du  ministère de l'Agriculture et du  
Service d'Économie familiale viennent enseigner 
aux  darnes diverses tecliniques : cissage, tricoi, 
coutiire, fabrication de cl na peau^, cuisine. . . On 
apprend aussi à faire les tmvaw de la ferme, tels 
l'élevage des animaux, la culture des champs, les 
semences, l'entretien, la recolte di1 jardin, la mise 
en conserve, etc. On fondera aussi le Cercle des 
jeunes Fermières, pour inlpliquer les jeunes filles 
et les préparer à leur fuiitrir rôle d'épouse er de 
mère de famille. 

Au fil des ans, l'objectii des Cercles de Fermières 
évoluera. Aiijaurd'hui, la consena tioii et b mns- 
niission du  patrimoine artisanal, l'amélioration 
des conditions d e  vie de  la femme et de la 
famiHe sonr les principales préoccupario ns de 
l'association. Les cercles se servent de leur force 
de frappe (40 000 membres) pour donner leur 
juste place aux femmes dans une société où il y 
a encore beaucoup a faire en matière de condi- 
tion féminine. 

En 1976, sous  la présidence d e  Blanche  
Bonneau, notre cercle acquiert un local pour 
loger les métiers à tisser. En 1978, il obtiendra 
aussi sa charte d'incorporation. Si notre cercle 
est toujours en nlouvement après 63 ans d'exis- 
tence, nous le devons à des femmes qui  n'ont 
pas eu peur de s'imp1iquer.A~ poste de prési- 
dence se sont succédé : madame Alphonse 
Lemieux (1 338-391, madanie Aifrecl Paré (1 939- 
41); madame Phililxrt Raby (194 1-52}, Yvonne 
Jolin ( 1  752-66), Blanche Routliier (1966-7 I ) ,  
Jeannine Garant (1 371-77). Blancl-ie Bonneau 
(1 977-83), Gabrielle Vermetce (1 983-89), ~liza-  
beth Guiilernc tte ( 1  989-90) et Lise Richard 
Bouffard (1 990-. . .). 
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le conseil des F m i h ,  du remps du curf DAYmismxisons Qes années IrHO). Sous voyons mesdames Leon Lemieus, i\trhelar 

Lapierre, FhiZikn hby, le ciirt Deslroismaisons, el rnestlam~ J:0. V d e u x  el ikoniicJolin. 

Soulignons spécialement le travail d'Yvonne 
Jolin. Eile a cumulé simultanément les forictions 
de présidente aux trois niveaux : local, régional 
et proviricial. BIancl-ie liouthier. pour sa part, a 
été présidente locale, mais aussi secrétaire à la 
Fédération 04. Jeannine Garant a aussi œuvré au 
niveau de  la Fédération, à ritre de conseillère, 
après avoir été présidente locale. 

Une autre dame d'ici s 'es t  illiistrSe, à son 
époque, dans l'histoire des cerctes. Il s'agit de 
madame Charles Gagné (Marie-Anna Leniieux), 
issue d ' u n e  famille d'agriculteurs de Saint- 
Rap hael. Après avoir fréquenté I'kcole clii rang et 
le couvent, elle terminera, en 1920, avec très 
grande distinction, les études supérieures du 
temps à ,l'École norniale classico-ménagére de J54 Sauit-Pascal-de-Kamouraska. Eii 1922, elle entre 
au ininiscère de l'Agriculture comme conféren- 
cière et visiteuse officielle auprès des Cerclcs de 
Fermières. Dès 1928, eue est membre fonditrice 
d u  cercle de sa paroisse d'adoption, Sainte-Anne- 
de-la-Pocatière, qui la laisse 24 ans a la prési- 
dence. En 1941, elle mettra sur pied une  
Fédération régionale. Préoccupée du sort des 
jeunes füles, eiie instaurera des cours de forma- 
tjon pour les jeunes rurales de 16 à 30 ans. 
Plusieurs fédérations répéteront l'expérience, 

voire même le ministère des Pêcheries, qui 
retiendra ses services durant quatre ans à la 
direction de cours semblables. Madame Gagné 
est aussi reconnue pour iin grand nombre de 
caiiseries et de conferences qu'elle prononce 
devant des auditoires variés. Elle collaborera 
aussi à des kmissions de télé et de radio ainsi 
qu'à divers journaux et revues. Elle a été décorée 
de la Médaille d'argent du congrès international 
d'Agriculture et  de ta Médaille d'argent du 
Mérite diocésain. Elle est aussi Comniandeur de 
l'Ordre du Mérite agricole. 
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3 LE CIUB DE L ~ G E  D'OR 't 
L'Âge d'Or de Saint-Raphaël est fondé en 1971. 
Sa première présidente,  Rita Jolin, n ' a  que  
49 ans! En 2001, l'organisme célèbre donc son 
30" anniversaire. Il compte maintenant 300 mcm- 
bces. 

En 1977, à l'instar de quelques autres orga- 
nismes, l'Âge d'Or obtient des unirés modiilaires 
qui lui permettent de se doter d'un petit local. ZL 
prendra place sur un terrain de la Fabrique, 



prêté pour cinq ans. En janvier 1981, le local 
devenanc trop petit, un  plan d'agrandissement 
est proposé par Cyprien Licroix. L'ex-tension de 
20 sur 24 pieds est réalisée par Roger Roy, 
entrepreneur en constrciction. Au cours de l'an- 
née, on consacre une subvenrian de 11 325 $ 5 
l'agrandissement, et on acquiert un piano, une 
table de billard, iin jeu de soccer et un sh~flle- 
bonrd sur table. 

Le 29 novembre 1981, l'abbé Florian Guay bénit 
le local. Une messe y est même célébrke, avec 
participation de la chorale. Un banquet suivrd la 
cérémonie, auquel parciciperoiit 125 personnes, 
dont Alain Garant, député fkdéral, et  Claude 
Lachance, député provincial. Les deux rnajres, 
Jea~iniile Garant et Michel Michaud, sonr aussi de 
la fête. 

En 1982, le prêt di1 terrain pour cinq ans, con- 
senti par la Fabrique, arrive à échéance. Celle-ci 
peut encore le préter pour trois ans. Mais le Club 
entreprend alors des recherches pour uii noii- 
veau t e r a h ,  au  cas où le local dewair étre déme- 
nagé. Jean-Baptiste Roy: président, se met en 
qiiète d'un terrain. Roger Roy propose de vendre 
à l'organisme un terrain et un bâtiment, au prix 
de IG 000 $. Les membres se consultent lors 
d'une réunion spéciale réunissant 73 persoIines. 
Soixante-sjx sont en  faveur de la proposition. 
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Af.n d'amasser les fonds nécessaires à l'achat, on 
rient une rafle, qiii permettra de cumuler une 
somme globale de 13 016 $.  Le contrat d'achat 
est signé en septembre 1983 chez le notaire 
Roc11 Godbout, par  Jean-Baptiste Roy, président, 
et Noëlla Bernard, secrétaire. Vu la superficie de 
ce terrain et les bâtisses non utiles i l'organisme, 
on décide de vendre une partie du  lot. Elle sera 
cédée pour 7 000 $, ce qui élimine la dette con- 
tractée lors de l'achat. 

/ 

À I'assernblée dilZ*; noverhbre 1983, le nouveaii - .  président, -e, consulce les 
membres a u  sujet du déménagement  de  La 
bâtisse sur  le noiiveau terrain et sur une  
demande de subvention pour refaire les fonda- 
tions et coi~solider le plancher. Faute de fonds 
suffisants, les membres conviennent de  dérné- 
nager le bitinlent et de rénover l'intérieur plus 
tard. André Brousseau obtient le contrat. Après 
avoir creusé les fondations, on déménage la 
bâtisse à la mi-août  1984. Mais voilà qu'lin 
inspecteur du gouvernement provincial oblige 
l'organisme, malgr6 les explicarior~s de ses mem- 
bres, à finir l'iiitérieur. Sinon, on menace de met- 
tre la  clef dans la porte! Surprise et: déception, 
une nou.irelle asseniblée est convoquée. GGce à 
divers dons et prêts, les travaux sont termines 
tels que demandés, des suites de nombreuses 
heures de ber-iévolat. 

L'organisme offre plusieiirs activitks à ses mem- 
bres : cours de danse en couple et de danse en 
ligne, gymnastique.. . Depuis 1982, deux mem- 
bres de l'Âge d'Or servent la messe un dimanclze 
par mois. Au printemps, l'Âge d'Or tient aussi sa 
fête sucre annuelle, avec souper de circons- 
rdnce. Les fêtes de Noël et de la Saint-Valeil~iil 1.7.3 

sont également soulignées. L'Âge d'Or organise 
aussi un tournoi de cartes? iin brunch er diverses 
soirées. 

La salle du sous-sol est prêtée pour les cours de 
préparation à la Première Communion er ii la 
Confirmation. Le local a aussi été prêté pour l'or- 
ganisation des fêtes du  1 3 0 ~  de Saint-Raphaël. 
Pour l'occasion, les membres ont fabriqué un 
char allégorique démontrant les passe-temps des 
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membres de l'Âge d'Or : tournois de carres, jeux 
de dames, de pichenolles et danse. 

Le 10. anniversaire de fondation a été célebré le 
9 aofit 1981. Une plaque commémorative a alors 
été remise à Rita Jolin, première présidente. 
Cinq ans plus tarcl, on  soulignera le 1 5 e  an-niver- 
saire avec u n e  messe siiivie d 'un souper au 
Centre communautaire, auque l  assisteront 

IiX 257 personnes. 

La secréta.ire, Noëlia Bernard, donnera sa dé1n.i~- 
sion après onze années de dévoueme~it à ce 
poste. Elle aurd travaillé en collaboration avec 
trois présidents successifs, soit Jean-Baptiste Roy, 
Léopold Lemelin et Dominjque Gontkier. 

Voici les noms des présidents qui se sont suc- 
cédé : Rita Jolin, fondatrice (1971-1978), Ernest 
Fradette (1978-1980), Jean-Baptiste Roy (1980- 

1983), Lkopold kmeiin (1983-1 991), Dominique 
Gonrhier (1 99 1 - 1994), Française DubreujS (1994- 
1995), Léonard Fraderte (1 995- 1997) et Lionel 
Lepage, depuis 1997. 
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En décembre 1975, notre Club Optimiste voit le 
jour. Le but premier de cet organisme est de se 
corisacrer à la cause des jeunes de la municipa- 
lité, en amassant des fonds, auprès de la popula- 
tion, pour redistribution aux jeunes. Le comité 
fondateur se compose de Michel Brousseau, 
Jean-Paul Fradette, Albert Lacroix (du Se Rang), 
Nei l  Carpentier, Jacqiies Routhier et Pierre 
Beaudoin. C'est ce dernier qui entend parler de 
l 'existence de ce genre de club d'aide à l a  
jeunesse, en ktant  témoin d'une conversation 
entre deux hommes, dans un restaurant! Une fois 
les approches faites avec les deux interlocu- 
teurs, il les rencontrerd, avec Jacques Routhier, 
pour en savoir davantage. 

Pour fonder le club, il faut 40 membres. Lors 
d'une rkunion, on e n  comptait 39 d'inscrits. Il 
étair 2 h di1 matin . . .  C'est alors que  Jacques 
Routhier a demandé Lin fornlulaire d'inscription, 
e t  s'est empressé d'aller cogner chez Noël. 
Grenier qui demeurait à l'étage au-dessus de la 
banque, où se tenaietit les rkunioris au début. 
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C'est un Noël Grenier tout  eizdorrni qu i  est 
devenu le 4 0 e  niembre du Club Optimiste! 

Maurice Morency, père, est alors le (( gendarme b) 

du club. J l  hit des observations sur les menlbres, 
et leur fait payer une amende, qui est versée au  
fonds du club pour les jeunes, quand il se passe 
quelque cl'iose d'insolite. Ainsi, Noël Grenier a 
déjà été coiicraint de payer u n e  amende de 
0,25 $ pour avoir porté des vêtements féminins! 
En réalité, il avai t  endossé Je corset de son 
epouse pour aller travailler, s'étant donnk un 
tour de reins! 

Afin de générer des fonds pour la jeunesse, le 
club se lance dans l'organisation de diverses 
activités. Un  festival western (pendant rrois ans), 
des Beach Party, des bingos tenus pendant dix 
ans, des tires de  chevaux durant huit ans ,  l e  
Festival de l'érable pendant quatre ans.  Les 
Optimistes organisent aussi iine collecte de sang, 
avec t'aide des Fermières, depuis 1975, et ils dis- 
tribuent les bottins téléphoniques depuis 1983. A 
partir de 1337, le club menm sur pied le Festival 
des Joues rouges, en collaboration avec le Comité 
des loisirs et le Club VlT. Tous les profits de ces 
activités serveni pour le soutien à la jeunesse. 
Une partie de ces sommes 
finance natammenr I L  
dkpouillement annuel d'arbre 
de Noël, qu i  a fêté ses 25 ans I p  
d'existence en décembre 2000. 
Une parc des recetrtes esc versée 
aux organismes cle Saint- 
Raphaël qu i  aident les jeunes, 
tels que les Loisirs, le terrain de 
jeux, la Maison des jeunes, les 
Brebis de Jésus, les paniers de 
provisions, les écoles, les 
kquipcs sportives, etc. 

Soulignons que la gent fémi- 
nine peut être membre du club 
depuis 193 1 seulement. Avant 
cela, les chtnes secondaient les 
membres ,  sans pouvoir être 
admises. On les appelait les 
(( Opti-Dames .. 
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i LA MATSON DES JEUNES >/ n 
i i 

Fondée en 1988, la Maison des jeililes de Saint- 
Raphaël, sise sur le boulevard Sairit-Pierre, est la 
toute première de la iLillC de Beilccl~sse. Elle est 
née avec l'aide du CUC er la volonté des gens de 
la communailté. Ses fondateurs sont: : sœur Lucie 
Perreault, François Poitras, Danielle Roy, Daniel 
Boulet, Lucie Ta.i~guay, Agatke Langlois, Denise 
Longchamps, Diane Gravel, Céline R o y  et 
Stéphano Bolduc. Ce dernier a été d'aille~ics metn- 
bre du conseil d'adrninistntion pendant dix ans. 

La Maison des jeunes est un organisme à buç non 
lucratif dédié a u  jeunes de 12  à 17 ans.  EUe a 
comme objectif clc les accompagner dans les 
petiples de leur adolescence, en letir donnant les 
outils nécessaires pour devenir des cito~yens cri- 
tiques, actifs et responsables. C'est aussi un lieu 
de rencontre, de regroupemenr et de solidarité, 
oii les adolescents peuvent échanger entre eux 
et avec les animateurs sur diverses questions qui 
les concernent. La Maison des jeunes propose 
notamment des activités de preventiori sur des 
problématiques de santé et de senices sociaux. 
Son consejl d'admirustr~tion, composé de jeunes 
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et d'adultes, a pour mission de tenir iin Lieii de 
rencontre animé. Par exemple, on cjent des 
soirées thématiqries, des tournois de jeilx vidéo 
e l  de billard. .. Grâce a des activités d';iutofi- 
riancemerit, on peiit aiissi proposer des sorties 
divers$.ées : La Ronde, le Village des sports, le 
Sknre Park ,  des séjours en  camping,  de la 
plongée sous-marine, etc. 

La Maison des jeunes est propriitaire du bâti- 
nient qu'elle occupe depuis sa fondation, et qiii 

appartenait i Éloi Godbout .  Au dépar t ,  des  
adultes bénévoles assumaient le rUle d'animation 
pendant les heures d'ouverture, avant que la 
Maison des jeunes ne soit subver~tioi~née. La 
communauté a aussi permis de  rneubler le local 
et de le doter d'équipements de loisir. Une fois 
LLII fuiancemerit adéquat reciiellh, une animatrice 
a été engagée. La plupart des animateurs qui se 
sont succédé étaient des résidants de Saint- 
Raphaël : Myrkam Bolduc, Nancy Langlois, Marie 
Joséc Bolduc et Mathieu Beaudoin. Ces deux 
derniers y ont établi des records de longkvité! Il 
y a eu aussi Karine Roy er l'animateur actuel, 

7 Antoine Beaudoin. Le programme de placement 
Carrières-été a aussi permis d'engager des étu- 
diants en saison estivale : Andréa Klus et Josée 
Latulippe. 

En liarrnonie avec les ressources el les inter- 
i c  

venants du milieu, riotre Maison des jeunes est 
+ soiicieuse d'offrir, année après année, un service 

. . . 4 
: % >. responsable et de qualité à ~ ' e n s e h ù l e  de sa 

I* t PT clientèle et d e  la population. W 



a$+-- --.L /- -5; 

! x i  
1- LE COMPTOIR L'EhTRNDE -5 

f. 

L'Entraide.. . Née le 26 novembre 1985 dans la 
froidure d'uri étroit local de fortune, pour sur- 
vivre. i l  a fallu à cette enfant la ceildresse, 
I'amoiir, l'attention, la maternité de plusieurs 
mamans, car urie seule n'aurait pu parvenir à la 
garder vivante.  Cette  première famille de 
L'Enrraidr: est composée cl'lrène Tangua)., prési- 
dente, de  Lucette Michaud, vice-présidente, 
d 'htoinette Roy, secrétaire-trésorière, de Ghys 
Breton, reiationniste er instigatrice responsable 
d u  projet, de Blanche Bonneau et  de  Paulinc 
Maguire. Toiites sont la pour choyer, materner, 
s'occuper du développement de l'enfant dénom- 
mée L'Entraide. Il y a aussi les personnes qui 
offrent gbiéreusement les vêtements usagés, 
mais très propres, les jouets et I L S  bibelots, la 
vaisselle. . .  sans oublier, bien entendii, Ics 
clientes et les clients. 

Pendant ces quinze a n n é e s ,  plusieiirs autres 
mères adoptives ont accompagne L'Entraide 
daris son cheminement. On ne peut toutes les 
nomnler, ayant peiir d'en omettre. Ces bénévoles 
ont contribué i la réussite de cette compljciré 
paroissiale qu'on appelle L'Entraide. Ghys 
Breton, auteiice de ce texte, adresse un nierci 
spécial à Tlriérèse Gonthier, qiii lui succède 
depuis n~airiteriai~t clix ans. 
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Les loisfrs, de 3980 d 3985 
(sozrvenk-s de Jean-Marie Auger) 

I l  y avait un Comité des loisjrs à Saint-Raphaël, 
en 1980. Sa principale réiissite consiste à l'orga- 
nisation du Festival de l'Érable. De fait, chaque 
organisation d e  loisirs possède alors sa propre 
striicture de fonctionnement. II y a uii club de 
Scouts, sous la présidence de Denis Laflamme, 1c 
Fesrival de l'érable, bien sûr, sous la présidence 
de Réal Carbonneau, un club de hockey Pee Wee 
et deux kquipes de hockey Bantam. une équipe 
de hockey adulte, qui kvolue dans la Ligue des 
Caisses populaires, une équipe de ballon sur 
glace, membre d e  la Ligiie Bonne-Entente, de 
Saint-Damien, une équipe de hockey bottine, un 
club de motoneigistes comptant deux  cents 
membres, un terrain de jeux, une ligue locale de 
balle-molle, iin club de balle a u  m u r  . . .  Les 
clioses ont beaucoup bougé, de 1980 a 1385. 

La petite flamme de fraternité doit grandir, se 
développer parmi la conimiinaiité afin de mcner 
a bien le projet. Dans une ambiance accueillante, 
joyeuse, l'enfant Entraide devient adolescente. 
Elle a bien quelques soubresauts d'indépen- 
dance, mais avec la tolSrance, la compréhension, 
notre u Entraide )) arrive à sa majorité remplie de 
santé, d'énergie, de goût pour continuer pendant 
encore lorigtemps une mission d'aide, de ser- 
vice, d'hunianité. 

En 1980, les deux instances municipales 
(paroisse et village) acceptent d'efiicer la dette 
accumulée cles Loisirs, qui est de 7 000 $. Cela 

[. r ci 
permerrra d'utiliser les bénefices des activités à 
organiser des loisirs pour la population. 
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À l'automne 1980, des jeunes hockeyeurs de 
niveau Pee-Wee, desireux de former une équipe, 
entreprennent d'organiser une levée de fonds, 
toiit en espérant que quelques cidiiltes prendront 
la gestion de. ce futur club! Au cours du même 
automne, u n e  course de cinq kilomètres est 
organisée parYves Boutin et Denis Bouclzard. 
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Pour l'année 1982, les deux instances munici- 
pales injectent cl~acune 3 000 $. Ça progresse! 
De plus, une politique gouvernementale provin- 
ciale pousse dans le dos des mui~icipalités pour 
que les 1oisi.r~ revêtent uri caracière relativement 
important. 

Clément Lacroix élabore le projet d'un centre de 
plein air. Li obtient la sornrnc de 14 880 $ du goir- 

ifio vernement fédéral. Le projet est parrainé par les 
Loisirs de Sajnt-Raphaël, organisme présidé par 
Gaétan GosseLin. Le responsable des travaux est 
Laiiréat Rémillard. On aménagera iine piste de 
s k  de fond, une piste de raquettes et des glis- 
sades. 

Les organj.sati.ons auconornes continuent d'exis- 
ter : baiion sur glace, hockey, Festival de l'érable, 
club de  balle au mur, ligue locale cIe balle 
molle.. . Lors de la saison 1 98 1-82, l'equipe de 
liockey ({ L'I-IÔrel chez Claire est couronnée 

championne des séries, tout comnie l'équipe de 
ballon sur glace, qui évolue le mercredi soir dans 
la Ligue de Saint-Charles. 

À l'été 1982, on  prksente la 3' édition duTournoi 
régional de balle npide.Voilà iin événemetit quj 
est miment devenu d'envergure régionale. On a 
ensuite regroupé les meilleurs joiieurs de Saint- 
Raphaël pour participer à différents tournois au 
Québec. 

Les activités du terrain de jeux se portant de 
mieim en mieux, on einbauche trois moiliteiirs 
pour l'été 1982. Une nouvelle activité fait aussi 
son apparition : des joutes de soccer, organisées 
les samedis et dimanches, sur le terrain avoisi- 
nant le cimetière. 

Le Centre de plein air est rendu au terme de son 
développement, grâce i l'aide financière gou- 
vernementale et municipale. Une remontée 
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mécanique est installée ail Butto?z. La cancep- 
rion ec l'installation du remonte-pentes sont 
I'œuvre de Jean-Cyrille Verrnerze. Le  Centre de 
plein air fonctionne bien et l'achalandage aug- 
mente. 

Conscient de l'importance de  maintenir les 
activités d'un terrain de jeux, le Comité des 
Loisirs lui accorde une  aide financière d e  
3 500 $, a l'été 1983, finanqant ainsi le transport 
des jeunes par autobus. Oucre I'impIicatioi~ de 
plus en plus marquée du cornite a tnvers les dif- 
férentes activites, les organismes autonomes con- 
cinuent d e  bien fonctionner. Le Comité des 
loisirs s'est inscrit au Coriseil des Loisirs de la 
région de Quebec et y a détégué deux membres 
pour offrir de meilleurs senrices a 1.a population. 

C'est  seulement le 6 février 2 983 que l'on 
procède à l'ouverture officielle d u  Centre de 
plein air. Le remonte-pentes, étant non réglemen- 
taire, n'est toutefois pas de  la fêre, immobilisé 
par les exigences du  service d'inspection gou- 
vertiem.ental! 
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En mars 1983, dans l'éditorial de LGI Rofc~IIe, 
Clkment Liicroix rédige l'article Les LoU.i)l; une 
nécessiré oz& L L ~ Z  I I , L T ~ .  Il réplique ainsi aux con- 
tribuables qu i  trouvent que, soudainement, les 
loisirs prennent trop de place dans les dépenses 
municipales. 

Au printemps 1983, un comité s'acrive à organi- 
ser les fêtes de h Saint-Jeari. On donne le nom de 
'La Girolle au terrain de jeux, er une subventiorl 
de 7 203 $ est obtenue d'Été Canada. L'argent 
servira à l'achat de marériel, ail transport des 
enfants et à I 'embaucl~e de  quatre moniteurs. 

Au printemps 1984, une équipe de soccer est 
formée pour évoluer dans  la Ligue de  
Bellechasse. N'ayant pas de rerrain réglemen- 
taire, nos jouces se déroulent à Saint-Damien et à 
Sainr-Anselme. Le Studio Mercier commanclite 
l 'équipe.  Lés dirigeants en sont Michel 
Laflamme, Pierrot Fortier et Jean-Marie Auger. 
Bientôr, on mûrira le projet d'aménager un ter- 
rain de soccer, quj se réalisera plus tard. 

j. ~ C ~ L I I ~ I L  I,e \ IXL \  \ 11' \,:III . I!L,LI(I \ L W ~ L I I . ~ C L : ~ : I ~ I ~  L:C:IIO[I cl G&ton Du111 
Demcre . Miche! Q3gnon. Gh i shn  Dfivunt, Micliel Cldvei, I.:cctru?i Cnururc. Alird Sei-rin~dei Hugues Chvei 



I'ne 411ipt. dr hmebdl, eii iQ44, dnmt la rtrnicure dc madmc C d p r  Iblduc. 
I *  r~ngée : Mniirille Houchzrd, krnadin kih~ Jrnn-iivs G a s l i n .  Paul-An(ndr6 Broitn el Maurice h$ois. 

Debout : lllnc Bolduc, Claude Bolduc. Jacques 8oldi1c, Hum& Joün er Guy Barlwu. 

A l'été 1984, on en est à la 5 e  édition du Tournoi 
régional de balle rapide. Le club de hockey Les 
Opciniistes, de sot1 côté, organise une joute de 
balle entre La Grosse Machine Jaune CFLS et les 
nleilleurs joueurs de Saint-Raphaël. Le dirnaliche 
29 jujller, le Comité des loisirs planifie iine 
journée d'activités pour toiite la famille : balle 
molle, tire de chevaux, tournoi de fers er 
épliicherte de blé d'Inde. 

En août 1984 ,  le Comité des  loisirs crée 
l'Association d u  Hockey mj.neur d e  Saint-  
Raphaël, pour structurer la participation des 
jeunes d'âge novice à junior, afrn qu'ils puissent 
joindre éventuellement les équipes régionales et 
développer leiirs aptihides. 

Les courses de cbevazcx 

Les courses d e  chevaux commencent à l ' h i -  
ver 1909, sur le lac Saint-Michel, ce qui donne 
une surface longue de deux milles. En 19 13, eues 
prennent leur coup d'envoi sur le terrain de Paul 
Pigeon, père. 

Le 6 juin 1343, on inaugure une piste de coiirses 
de cl-ievaux avec s~tIky, sur le terraiil de Joseph 
Asselin (aujourd'hui propriété de Roch Asse1j.n). 
Les courses sont organisées par les promoteurs 
Adélard et Edgar Dallaire, avec fanfare et estrade 
pouvant loger eriviron 200 personnes. On a aussi 

Le 30 octobre 1984, au moment de l'asseniblée 
annuelle des hisirs, on constate que l'année 1984 
est une année record en terme d'activités, de I(i2 
structuration et d'investissements dans plusieurs 
spl-iires d'activités. On a vraiment l'jmpression 
d'avoir cr rattrape le temps W .  Le dernier in- 
vesrissement important des années 1980 est: l'ac- 
quisition d'un au tobus  pour répondre à la 
demande grandissante de tnilsporr venant des 

P 
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droit ail service de police, en la personne de 
Rodolphe Comeau, et à la présence de digni- 
taires tels le dépiité et le maire. Un kiosque pour 
le juge des courses est aussi installé, de même 
qu'un autre, tenu par  Honore et b u i s  Roy, pour 
le service des friandises et des m~îcl-iissements. 
A l 'époque, l e  boulanger ].-P. Polydore )) 

Gosselin contrôle la seule entrée domant accès 
au piiblic, et perçoit les droits d'ei~trée. Le prix 
est fixé à un dollar par adulte et à 0.50 $ par 
enfant. 

I- 

Maurice Morenm, père, i l '~ntrSr~emeni avtc sun chod. 

Les chevaux viennent d'un peu parmut, entre 
autres de Saint-Georges de Beauce et de Rivière- 
du-Loup. Ils arrivent, pour la plupart, dans une 
remorqué, mais certains s'amènent déjà attelés et 
prêts à courser. À chaqiie joiirnée de compéti- 
tion, on accueille iine quinzajne de chevaux pour 
disputer environ huit courses. Le trot et I'arnbIe 
sont à l'honneur. Comme certe activité est aiissi 
fart populaire dans plusieurs municipal i rés 
voisines: les promoteurs s'entendent pour ne pas 
les tenir le même dimanche. Car l'événement se 

déroule toujours le dimanclne.. . et y participent, 
a peu  d e  choses près,  toujours les mêmes 
chevaux! 

Pendant cinq ans, les Dallaire sont les juges des 
courses. Les trois années suivailtes, soit de 1949 
à 195 1 ,  Maurice Morency, père, sera locataire du 
rond de course. 11 a même ectiangé une voiture 
Ford convertible, coupe sport, pour la location 
de la pjste pendant deux ans! 

Les bourses sont de 50 $ pour la preniière place, 
de 2 5  $ pour la deuxième, et de 15 $ pour la 
troisième. À I'iriauguration de la piste de course, 
on fera toutefois un spécial. Le député Philippe 
Picard décerr~em iin trophée au premier arnve, 
soit Aditlard Dallaire, qui a franchi la distance 
d'un mille en 2,25 min, avec son valeiireux 
cheval Lee Grdttan. 

Le premier terrain de baseball de Saint-Raphaël 
est lancé par le docteiir J. O. St-Pierre, et situe sur 
la terre de  Paul Pigeon, père, près de Place 
Grenier aujourdll-iui. Cllangé de site à quelques 
reprises, toujorirs c ia~ is  le niême secteur de la 
m'iinicipalité, il demeure q u e  tous ces endroits 
seront le théâtre de belles parties, de 1330 
à 1952.Tous les dimanches, de la mi-juin jiisqu'à 
septembre, les citoyens prennent plaisir à voir 
évoluer les joueurs en costume gris. 

Durant les ailnées 1930, Saint-Raphaël joue 
rég'ulièrement contre Saint-Gervais. Avant les 
séries, on en viendra à choisir iin terrain neutre 
pour disputer la finale, afin d'éviter les escar- /K,y 

mouches. C'est ainsi que les deux équipes s'af- 
fronceront, 3 uri moment donné, au Stade nxunici- 
pal de Québec! 

Lucien Boutin est iin concitoyen ayant joue pour 
le club de la vjlle de New Britain, aux États-unis. 
Il  organise des tourilois et des joutes avec des 
equipes d'aussi loin que Trois-Pistoles et Rivière- 
dii-Loiip. De 1939 a 1945, les quatre mei l leu~s  
équipes de la région sont celles de Sabit-Raphaël, 
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Armagh, Je Club de la Davie Ship Building e i  
l'équipe di1 Manège militaire de Montmagny. 

Le financement du club de baseball s'effectue 
no tammeilt avec l'organisation de  soirées. Parnli 
les artisres invités, on a vu défiler Ic soldat 
Lebrun et St-Georges Côté, ainsi que des artistes 
de la région, musiciens et chanteurs, tels qu'Mite 
Paré Asselin, Léandre Coulombe, Albert Fradettc, 
Roland Mercier, Irène Lamontagne, etc. On 
ramasse aussi des sous avec des soiipers aux 
ben?zs, que cuisi-ne Polydore Gossefin dans des 
jarres de dix gailons.Min de reciieillir des fonds, 
on vendra également des cartes honoraires à 5 $ 

f64 pour la saison. 

À la fin des années 1940, pour se déplacer à l'ex- 
térieur afrn de disputer des matchs, on uti.ljse le 
camion de Maurice Moreticy, père, et celui de 
Joseph Bouffard. On transporte non seulement 
les joueurs, mais aussi les partisans. Quand 
l'équipe gagne, ail retour, on parade dans le vil- 
lage. On aurait nieme ainsi paradé, après une 
cuisante défaite: croyant que la population n'é- 
tait pas au courant! 

Le 14 mai 1995 maque le début des travaux de 
défricl-iage d'un ancien terrain de soccer afin de  
transformer celui-ci en un terrain réglementaire 
pour que les jeunes jouent au baseball. Leté sui- 
vant débute la première saison, avec six cate- 
gories d'5ge comprises entre 5 et 17 ans. Le 
2 juin 1996, en présence de Georges Maranda, de 
Lévis, or1 inaugure officiellement le terrain de 
baseball. De plus, uri groupe d'anciens joueurs, 
qui  évoluaient à Saint-Raphaël diirant les 
années 1940 et 50, sont aussi présents lors de 
cette ouverture. 

Bien que rios jeunes joueurs en soient à leur pre- 
mière expérierice, nous voyons, dès la première 
annie,  trois de nos équipes représenter notre 
zone aux champiornaCs régionaux. De plus, une 
équipe de Sairit-Raphaël a déjà représenté la 
région de Québec dans une participation à la 
finale des championnats provinciaiix. Nous 
avons La surprise de voir André Arthur (anima- 
teur de radio controversé) officier conme arbi- 
tre, et cela, 5 deiix occasions. 
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Enfin, LUJ de nos jeunes joueurs, Francis Roy (fils 
de Réal) est repêcl~i en 1399 par iine équipe de 
la Ligue j.cinior majeur élite du Qiiébec, soit les 
Diamants de Québec. 

En 1975, un terrain de balle nloiie est aménagé 
derrière le Centre communautaire. Dès b pre- 
mière armée, six équipes sont mises sur pied, et 
réunies au  sein de la Ligue de baile rnoile parois- 
siale de Saint-Raphaël. Chaque équipe regroupe 
les joueurs selon leur 5ge. On distingue les 
Cyclones (14 à 16 ans), les Boucs (17 à 20 ans), 
les Nous's (21 à 23 ans), les Appaches (23 à 
26 ans) et les Surprenants (35 ans et plus). Enfin, 
['équipe des Anglais réunir des joueurs ayant déjà 
travaillé a u x  États-unis. Tous les joueurs sont 
soumis i un repêchage annuel, et les équipes 
sont commanditées par des entreprises et des 
commerces raphaëllois. Les pionniers de notre 
Ligue de balle molle sont Gaston Duril et Micl~el 
Brousseail. 

Vers 1975, des dames de Saint-Raphaël s'organj- 
sent égalenlent pour jouer à la baile molle. Les 
instigatrices de la balle molle au  féminin sont 
Laurettc Brousseau et Rejeanne Guillemette. Sans 
former cle véritables équjpes, au début ,  elles 
jouent pour le phisir. Parfois, elles se mesurent à 

1 
.\rmmuid I'icard. Ferniutd l 3 i d f m i .  h i e  Duchesne, fcrnliid Farker Jeiu-Mine ieiIicii\. 

kiul labrecque (Conzag~ie). I h n a n i  D u c l i m ~ ,  hmand blorenq, Relie RCmillard, 
Rogw Dallaire el Lnurrrnl Remnidim. 

des équipes des municipalités voisines. De 1979 
1983, la Ligue de baUe féminine de Bellecl-iasse 

petmerrra également de rallier les adeptes. 

Le hockey 

Dès la fin des années 15i201 on voit naître Le 
Grand Club, qui regroupe des hockeyeurs âgés 
de  1 6  a 18 aris. Le vicaire du temps, Antonio 
kseneault , est très impliqué dans l'organisatioii. 
Lors des pmtiqiies, l'équipe se divise en  deux, et 
joue « Les Nordais contre les Suroît! ». 11 y a aussi 
une équipe pour les jeunes de 13 à 15 ans. Au fil 
du temps, Le Grand Club rivalise avec les munici- 
palités vojsiiles. Les jeunes sont conclujts par 
Phi lémon Godbout et Herménégilcle RérnilIard, 16 i 

dans des carrioles doubles, parfois munies d'une 
boîte contenant des b r i q u e s  chaudes  pour  
réchauffer les pieds des joueurs. Par la silice, le 
club voyagera en snoww~bile~ au coût d'un dol- 
lar par pcrsoiine. 

Durant  les :innees 19 50, l'entreprise Dallaire 
Transport commandite le club, donr ies joueurs 
arborent des chandails bleu poudre. Depiiis, et 
jusqu'à maintenant, les équipes se succèdent aii 



gré du tenips, par exemple celles de Tuyaux 
Bellechasse (1 963-641, de la Métallurgie (1964- 
68), de Montrnagny Ready-Mix (1977-80) et de 
Bétonag (1780-81). Ces deux dernières orir 
évolué dans la Ligue intermédiaire BeU~cl~asse, 
dont les parties se diroulaiei~t à Saüit-Damien. En 
poursiijvant la liste des éqiiipes, on compte aiissi 

ceUe des Flames, conimanditée par  l'H6tel chez 
Claire, d e  1981 a 2983, et  par le Bar Salon Gai- 
Temps, de 1983 à 1985. Cette équipe a joué dans 
la Ligue intermediaire de l'Est, i Saint-Charles. 
De 1986 ?t 1992, une au t r e  équipe, l'Express, 
jouait dans la Ligue Défi, de Saint-Anselme, et les 
joueucs de L.O.M.B. ont joue à Saint-Damieti, 
de 1989 à 1992. 

Une équipe raphaëlloise est membre de la Ligue 
des vieilles lames Molson du Bas de Bellecbasse. 
durant les années 1980. Elle est réservée aux 
35 ans et plus. Chez les plus jeunes, on forme 
iine équipe Junior, en 1983, pour aller disputer 
un n-iatch a Springfield, au Massachussetts, une 
visite qui se répétera diirant quelques années. 
En 1984, c'est au rour d'une équipe féminine de 
11ocke.y de voir le jour. Le hockey évolue donc au 
gré du temps, s'adaptant aux décennies et aux 
générations de joiieurs qui se succèdent. 

Entraîneur de 1960 a 1995, Laureat Rémiliard a 
fait beaucoup pour dynanliser la pratique du 
hockey à Saint-Raphaël. 

ii:tn &,nKitchc, I'irrrc t ; : ~ r i t i i ~  i.1 l i c l i e l  .\w 11n. \ I3mTrv Kqn:dci hi\. ~ ix i c l ù i i i  I dv rnb l r .  ITcrrc Zentlroii, Ilicky Loiiqiic-;, 
i:l(''cni L~ULY.  Claude Gou~uri;, KFrnil1:ird ri Licnis Ve'eillciu. 
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amena~6 biir le t e r d i r i  de la ibhrique date des 3nn{~s 1930. Li11 ?utrc iitnnis preiidra place, iiu coin du huulriiwd Snini-Pierrï PL de la nie 
Yniicipdc. de 1943 h 1948. En i<)i(). la Fdjtique donnen I'auinrisntioii polir ri.iirrljwr \on icmin conimc itnnis. Q dcnuer serdd&man- 
tct6 cri luin 1969. 

L a  ligzce des Iceberg 

E ~ I  1983, des I~ockeyeurs décident de former iine 
ligue pour le plaisir de rimliser. Les deux pre- 
mières équipes sont commanditées, l'une par IL 
Gange Julien Marceau, et l'autre, par le Centre 
communautaire. En 1983, la ligue reçoit le nom 
d e  Gailuron. Comme le non1 porte à conhsioo, 
on le changera I'annee suivante pour les Iceberg. 
Marcel Bissonnette p ré s ide  la ligue de 1983 
à 1987. Cette année-là,  elle compte  quatre 
équipes. ALLY deux premières s'ajoutent, en effet, 
celle de J.-P. Bernarchez (que commandite le 
peintre Jeari-Paul Bernatchez) ainsi que l'équipe 
Laflanime, d'Alimentation Laflamme. Les parties 
se déroulent à I'aréna de Saint-Anseln~e, et nos 
equipes s'affrontent entre elles. 

On joiie vraiment pour le plaisir! Les joiieurs 
expérimentés côtoient ainicalernent ceux qui ne 
sont pas habiles sur leurs patins. À la fin d é  
chaque saison, I'éqiiipe gagnante reqoit le 
Troptiée Laurent Coulombe. II est decije  .2 la 
mémoire de Laurent Coulombe,  prksent  ail 

début de la formation des équipes. II  ne joua que 

deux parties, en 1953, avant d'être emporte 
d'une tumeur au cerveau, i l'âge de 26 ans. 

En 1985, I'éqiiipe déjà exislante du Bar Salori 
Gai-Temps se j o i n ~  à la ligue, ainsi qu'une Cquipc 
cornmanclitée par 1.e Flamant, et  qui portera ce 
nom. Durant les dernières anriites d'existence de 
la ligue, les joutes sont dc-venues plus corsées, 
car se sont ajoutés, au fil d u  temps, des joueurs 
plus professionnels. On commence alors i jouer 
plus rudeinenr, ce q u i  occasionne parfois des 
batadles, et l'on doit meme instaurer un comité 
de discipline. Finalement, les six équipes de  la 
ligue des Iceberg cessent de jouer après la sajsori 
1 98889. 

Nos hockeyeurs font I e zw  marqae! 

Quelques jeunes hockeyeurs de  Saint-Raphaël 
ont: participé au renommé Tournoi iiirernarional 
de hockey Pee-Wec, pour les 12 a 14 ans, et qui 
se tient cliaque année ail Colisée de Québec. Ce 
sont : M a r t i n  Bouchard.  fils de  Raymond,  
en 1374; Dariiel Pic:ird, fils d e  Roger, en  1974; 
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4prh une partie de tennis, sur le roun siiiié si1 coin du 
houlevard Saint-Wrrre : Ludlle R4mlllard. Dons Morencv, 
Therlse R6millard. (enfani inconnu), Bernadette 
b~ilombe. Msddeine bbrecque et Colene H q .  

Michel Garant, fils de Bruno, e n  1991; Dave 
Bernard, fils de Benoît, en 1994; Phiiippe Raby, 
fils de Marcel, en 2 994; et Jean-Philippe Asselin, 
fils de Mario, en 1397. Parmi ces jeunes talen- 
tueux,  Daniel Picard a réussi à se rendre au  
niveau Junior, a Sherbrooke. 

Gaétan Clavet,  né à Saint-Raphaël,  a dirigé 
l'équipe de hockey de l 'université d e  
Sherbrooke et celle d u  cégep de l'endroit. Plus 
rard,  on lui donnera l'occasion d e  diriger les 
Castors de Sherbrooke, une équipe de la ligue 
Junior majeure du Québec. Après quelques 
années avec les Castors, un nouveau défi se 
présente, quand Gaétan Clavet signe un contrat 

"j" de tmwil avec une équipe japonaise de liockçy, à 
Sapporo. 11 effectuera deux longs séjours ail 
Japon, de 1980 à 1984 et de 1996 à 1999, en  
compagnie de sa famille. Gaétan Clavet est le fils 
de Robert Clavet et  de NoëUa Arbour. II a appris 
les rudiments dii patinage er du hockey pendant 
son enfance, dans la cour familiale et à la pati- 
noire municipale, derrière l'école centrale (La 
Source). Sa con jo in te  se n o m m e  Denise 
Beaulieu. 

Les patilno$res 

Plusieurs patinoires ont agrémenté les longues 
saisons hivernales de notre coin de pays.Tous les 
ans, on pouvait s'adonner au patinage, avec par- 
fois, des changements de sites. En voici quelques 
uns. La première patinoire est instaurée par le 
curé Joseph-Ignace Turgeon, sur le terdin de la 
Fabrique faisant face à l'actuelle Caisse popu- 
laire. Dans les années 1935-40, on se rappelle 
iitie patinoire aménagée ... dans la Côte du 
Moulin. II y avait un pied de dénivellation d'un 
bout à l'autre de sa surface, mais on rkussissait à 
combler les différences de niveau après maints 
arrosages! À l'hiver 1341-42, Jean-Paul Beaulieu 
fabriquera un anneaii de glace, sur la propriété 
de Paul Pigeon, père. Les patineurs trouvent te 
voisinage bien accueillant, quand vient le temps 
d'aller se récliauffer ou se déchausser. Par exem- 
ple, entre 1945 et- 1948, une patinoire existait à 
l'angle du boulevard Saint-Pierre et d e  la rue  
Prùicipale. Les gens traversaient la nie pour ailer 
se réchauffer chez Robert Clavet. Quand une 
autre patinoire sera ainénagée prks de la beus- 
rerie de Lauréa t  Morin,  située su r  la r u e  
Principale ( 1  948-50), on chaussem ses patins 
dans un petit garage appartenant à Jean Bernard, 
et plus tard, carrément à la beurrerie. Derrière le 
couvent, on pourra patiner durant dix hivers 
consécutifs, de 19 53 à 1963. Et depuis 1965, les 
patineurs se donnent rendez-vous à l'arrière du 
Centre cornmunau taire. 

L 
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Au début et durant quelque temps, on se servira 
de bœiifs et de chevaux pour transporter l 'eau, 
dans des tonneaux emplis à la chauditre, et ser- 
vant à fal-iriquer et entretenjr les patinoires. Par 
exemple, pour une patinoire faite sur un terrain 
de la Fabfique, on puisera l'eau dans le niisseau, 
cllez Aubert Paré, et il fàudra l'alimenter de dix à 
vingt tonnes d'eau par soirée. Joseph Raby, ayant 
uti bœuf, a niis son animal à contribution pour le 
trarisport de !'eau. Cependant, i chaque fois que 
le b e u f  érait sur la patinoire. .. i l  se K laissait 
aller! )) On a dû prendre les grands moyens, en 
faisant une couche pour  le baeuf, avec une 
poche de jute! 

Jean-Paiil Beaulieu aménage une saUe de petjtes 
quilles, à l'hiver 1961, qui  sera inaugurée en  
présence de François Lavigne et cl'AndrÊ 
Wilquis, joueurs professionnels. Son épouse, 
Doris Evlorency Beaulieu, s'occupe de la bonne 
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Que reine, et Fifmlte Bedudoin. 
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En l.Wl, 11 salle de pilles org~nia son proprc taninval. k m [  : 0enl.w 
Ikuiilieu. b I'ariierc : Claudette Monn, Psulioe Thihauii. kurrrie hlorenq, 

marche de la salle et d'un petit restaunnt adja- 
cerit. À l 'époque, on engage des jeunes pour 
planter les quilles, à raison de 0,10 $ la partie. 
Vers 1963, la salle est agrandie pour recevoir des 
planteurs automatiques. Mais le nioment est mal 
clioisi, car les grosses qudles sont eIi voie de sup 
planter les petites, eti popularité, et l 'acha- 
landage diminue. Jean-Paul Beauiieu n'a d'autre 
choix que de démanteler ses planteurs automa- 
tiques, pour faire place aux grosses quilles. 11 
conservera néanmoins quelques allées de petites 
quilles. En 1964 et 1965, Alphée Dutil loue la 
salle, er la gère avec des membres de sa famille. 
Par la suite, elle sera louée par les Clievaiiers de 
Colomb (1 967-68), er gérée par Gerry Couture et 
sa conjointe, Colette Moreilcy. La salle de quilles 
de Saint-Raphaël fermera ses portes en 2969, 
après avoir accueilli de nombreux tournois, 
plusieurs ligues, et rnkme des spectacles! En 
effet, les soirs de représentations, on recouvrait 
les allées de quilles avec d u  contreplaqué. On a 
accuerlti, comme artistes, des célébrités comme 
Michèle Richard et Les Baronets. En l960, la salle 
de quilles organise même son propre carnaval. 
Les duchesses seront Pauline l l ~ i b a u l t ,  Claudette 
Morin et Pierrette Beaudoin, ainsi que Laurette 
Morency, qui sera élue reine. 

En 1987, et pour quelques années, 1'attr;tit pour 
les quilles regagne en popularité. La ligue Les 
dragons de Saint-Raphaël est formée. En 1994, 
elle compte jusqu'à 60 membres qui jouenr dans 
des salles de Lévis. 

Le Club de pétanque 

Au début des annkes 1990, une dizaine de per- /C!l 

sonnes de Saint-Raphaël vont jouer a la pétanque 
à Saint-François, la paroisse voisine. Comme le 
plaisir est tou jours  a u  rendez-vous,  à I'hi- 
ver 1993,Ainlé et Valère Roy, ainsi que Denise et 
Jean-Marc Sirnard font des démarches auprès des 
membres du consejl municipal de Saint-Raphaël 
a h  d'étudier la possibilité d'avoir un terrain de 
pétanque près du Centre coinmunalitaire. Une 
fois le terrain assure, 36 adeptes s'inscriront, soit 
douze équipes, pour faire partie du club. Elles 
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suivent les règiements provinciaux des clubs de 
pétanque. Ail cours de l'été suivant, un tournoi 
est organisé à Saint-Raphaël, qui  accueille cles 
joueurs des environs, et aussi de Lévis et de 
Qiiébec. 

À la h de la saison, on remet des bourses aux 
gagnants. Tous les points comptés durant I'été 
sont accumulés et l'équipe qui termine en pre- 
mière position reçoit un trophée. Le club rient 
aussi des frnalcs. 

Fan 2000, le Club de pétanque compte 54 joueurs 
répartis dans 18 équipes. Tls sont âgés cle 16 a 
80 ans, et le club a déjà admis une personne de 
88 ans, Raphaël Laflamme. Au printemps 2000, 
avec la col.labontion du conseil municipal et de 
plusieurs bénévoles, le terrai11 a été agrandi, de 
sorte que le club peur recevoir au moins 60 per- 
sonnes. Quinze joueurs de la première année 
sont encore parrni les membres. 

Le Club Motoneige Le Petit Canton 

Bien avant que naisse Le Club Motoneige 1.e Petit 
Canron, ii existait, sur le territoire, deux clubs : le 
Club moto-neige St-François de Montrnagny, situé 
à Saint-Vallier, et le Club de Moconeigistes 
Bellechasse, qui desservait Saint-Raphaël, La 

fondateurs sont lMichel Mactineau, président, 
Roch Asselin, vice-présjdeilt , Noël Grenier, secré- 
taire-trésorier, et les directeurs Robert Asselin, 
René Rémiiiard et Jacques Guillemette. 

En 1995, ces deux clubs se fusionnent pour don- 
n e r  naissance au Club Motoneige Le Petit 
Cat~ton. En fait, les deux clubs existants étaient 
mal e n  point et ne faisaierit que vivoter. Les 
membres, moins d'une centaine, desertaient. Les 
dettes étaient élevées et les surfaceuses en  
piteux état, avaient besoin d'être remplacées. 

Aujourd'hui, le club Le Club Motoneige Le Petit 
Canton compte plus de 300 m.embces, 67 km de 
sentiers balisés et entretenus. Le siège social du 
club est situé sur la Montée de la Station, à Saint- 
VaUier. Le relais de Saint-Raphaël, sur le rang cle la 
Cliu te, était très populaire auprès  des 
motoneigistes de la région, jusqu'à sa vente, en 
décembre 2000. 

- .  

Durantaye cc saint-ivlichel. Ce dernier, fondé 1 
en 1969, esr l'un des premiers au Québec! Ses 1 

Ir wlais du Uiih de hlotoneipstfi tkllectctcv. 



Le Lac-aux-Canards est u n  lieu de villkgiature 
exceptiotinel à Saint-Raphaël. Quelque 225 villé- 
giateiirs et résidants pe rmanents ,  dans 
93 chalets, le côtoient du côté sud. Le lac lui- 
même est long de 3,4  km et i l  atteint 1 , l  km 
dans sa plus grande largeur. Ses eaux, quoique 
turbides, sont propres à la biiignade et aux sports 
nautiques. Le lac, d'une profondeur moyenne de 
1,2 m (4 pieds) est entouré de trois muriicipa- 
lités : Saint-Raphaël, au sud, La Durantaye, au 
nord, et Saint-Vaher, à l'est. Saint-Kaphaël en a le 
droit de gérance. 

Ilt ~$iriiriuiiaui i i i ~  ilii Llub y~ir l i l  di1 t d c  du\ 1 iri i:& 

1.e véri table nom d u  lac,  enregistré à la 
Comjss ion  de toponymie clu Québec, est Lac 
Saint-Michel. Mais d'où vient le nom de Lacaux- 
Canards7 Deux hypotllèses sont avancées. La pre- 
mière veut que dans les armées 1940, le lac soit 
sj tué au-dessous d'iinc route de migration d'aies, 
d'outardes ec de canards sauvages. Il leur servait 
de lieil de  repos et de nourriture. Les Riipl~aétlois 
y cl~assanc la saiivagine, le nom du lac serait issu 
de cette activité. La deuxième hypothèse a érk 
révélée lors de  l ' inauguration de  l 'avenue 
Bernard-Dumont, en juillet 1999, route que l'on 
appelait auparavant Chemin du Lac-aux-Canards, 
et qui longe la partie sud du lac. Ce bâtisseur, 
Bernard Dumont, avait découvert les beautés du 
lac en  195 j, et lui  aurait donne ce nom. Son 
époiise, Suzanne Turgeon, l'a évoqué dans une 
lettre : 

A sorl a~n'2:ke szr r /e site! zzcn uo~:l.im de ca~zarcls 
scwr:cges e/ .d'cl uta rdes s~ prélassait stcr cerite 6eII.e 
ércmdue d'euu. Ce qui lzli donna 1'idE;e de l'cppe- 
je?. Lnc-ciux-Cn??ark. Aim~ii6f ,  il se mil h In thche 
de re?zcontrer les cu Ltiunteurs qzli possédnie.121 des 
terres r i ~ .  horci~rre d ~ e  lac, côtt; s~cd! e! fzt des 
tm ?zsuccio ns pozw en dem~zir propl.iétai.ree 

Le Coniité des Ioisirs du Lac-au-Canards verra le 
jour en  1368, soiis la présidence de Gérard 
St-Pierre. Parmi Les fondateurs, on compte aussi 
Paul Pigeon, vice-président, Noël Grenier, secré- 
taire-trésorier, et les directeurs Louis Goulet, 
Georges Busquç, Jean-Paul Beaulieu, Roland Ro): 
Hervé Busque, Marie-Louis Pelchat et Claude 
Hamel. Le but  du coinité est essentiellement 
social et récreatif. Aussi, à I'kpoque, comme les 
cllemins clu lac ne sont ni -asphalçés, ni munici- 
palisés, le cornite se charge donc de faire étendre 
de la « vieille huile )} pour conten.ir la poussière 
et de ramasser les vidanges des viilégjateurs. 

En mars 1379, le nom cle Comité des loisirs est 
change pour celui de Club sportif d u  Lac-aux- 
Canards. En 1980, iine salle conimunautaire est 
érigée sur uri termin acquis, en 1973, de Denis 
Laflamme. Les villégiaceurs ont eux-mêmes 
finance le projet et donrie des centaines d'heures 
cle bénévolat pour la constniction. On l'a nom- 
mée Salle Gérard St-Pierre, en l'honneiir du prési- 
dent sortant, qui a affronte cous les obstacles 
pour en assurer la réalisation. Le club est taiijours 
un organisme à vocation sociale, et il se preoc- 
cupe du mieux-être de ses concitoyens et de la 
conservation de la qualité des eaux du lac. 
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Clzib V?T Tndouss nc Saint-François En plus de favoriser la pratique récréative d u  
véhicule tout terrain, le club organise des acti- 

Le club VTT Tadoussac Saint-Frangois naît vités socio-récréatives et slj.mphque dans la com- 
en 1985, grâce à l'implication de personnes de munauté lors d'événements ou d'activités parti- 
Saint-Raphaël et de Saint-François, sous I'instiga- culières comme le Festival des Joues Rouges. 
cjon de Norbert Morin. 

Le dévelo~~ernent du véhicule tout terrain n'au- 
L .  

rait pu se faire sans l'implication et le bénévolat 
de beaucoup de person.nes depuis les quinze 
dernières années, ainsi que la collaboration des 
propriétaires de terrains et te soutien des nom- 
breux comnlanciitaires. Michel Laflamme, Pierre 
Gendron, Ronald Bourget, Daniel Montminy, 
Martin Garant et Jacques Bernard, tous de Saint- 
Raphaël, s o n t  d e s  membres  fondateurs d u  
Club W. 

L a  boxe 

M i  mlirt-. ( 1  I direchon du Iki I ! \ \ ITTirluii~\.ic. polir 1 l i ' * j  i i l ! i l l  \ t n ï l i i \  trcdcric Adélard Dubreuil (Gd) est le fils de Napoléon 
Cuillrniritr. Réal C.irlninnt:cii. \\es Llim~heri~uid. Murice OIC. .\iitliel I;iIIamnie el 

hfuneiie Lahrmpe. l~cboui W C ~ C ~  TliEherge, $Iv~in buillmeue e[ Rowre Ciiillcrncrie D u b d  et d'Anna ROY. a voic je j0iir le 10 janvier 

Les sentiers de sk i  de fond ainsi que le chalet 
situé dans le rang des Prairies seront utilisés par 
les vékicules tout terrain, car lc ski de fond ne se 
pratique plus à cet endmit. 

Le club obtient  sa char te  d ' incorpora t ion  
comme organisme récréatif à but non lucratif 
en 1988. Les sentiers sont développés vers Le vil- 
lage de  Saint-François, de Saht-Raphaël et même 
jusqu'à Saint-Nérée. Au fi1 des ans, comme le 
sport du tout: terrain prend de l'ampleur et que 
d'autres clubs de VTT se forment  d a n s  les 
paroisses voisines et à rravers le Québec, le 
Club VIT, en coiiaborntion tivec les clubs avoisi- 
nants, travaille à rendre accessibles les sentiers 
vers d'autres régions. 

En 1992, le Club VTT Tadoussac s'affilie à la 
Férération québécoise des clubs motocyclistes 
associés, aujourd'hui la Fédération québécoise 
des Clubs Quad. A cette même époque, notre 
club se joint à La Seigneurie Rive-Sud, un 
regroupement de clubs VTT d e  Ia rive sud de 
Québec. Actuellenient, ce regroupement s'ap- 
peUe Quad Chaudières-Appalaches Nord. 
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19 14, ail 3' Rang de Saint-Rapliaël. Ii a deux frc=res, 
Paul et Joseph Albert uoe), et deux sœurs, Marie- 
Jeanne et Ém. 

Adélard débute dans le monde de l a  boxe à 
21 ans. [l deviendra champion du Québec de 
boxe amateur, catégorie poids plume, en 1937. 
Par la suite, il Livre plusieurs combats profession- 
nels à la Tour de Québec, au Forum de Montréal, 
tiii Golden Glove de New York. Il combattra aux- 
États-unis dans le même programme que Joe 
Louis. II a aussi fait des matchs d'eAxhibition con- 
tre le champion canadien du temps, Aurélien 
Lamotl-ie. 

Notre champion épouse Simone Beaulieu, le 
10 jui l le t  1943. Ils auron t  quatre enfants : 
Laurcn t ,  Denis, Daniel et Johanne. Adélard est 
décedk le J 9 novembre 1972. 

Denis Arbour, 
porteur du Jambenu olynzpique 

Le 3 decemhre 1987, u n  citoyen de Saint-  
Raphaëj, Denis Arbour (fils de Lionel), est l'une 
des 75 personnes que le sort a choisi pour par- 
ticiper au Relais du flambeau olympique dans 
nowe région. On dit que six rniiiions de bulletins 
de participation ont été remplis, à travers le 
Canada, pour le tirage au sort q~i i  a designe les 
porteurs di1 flambeau. Sur ce nombre, 6 000 par- 
ticipations ont été cirées au sort, dont ceUes de 
I 300 Québécois. Denis, quant a lui, a rempli 625 
formulaires! C'est à la 17e journée de route que 
Denis h b o u r  a porté fièrement le flambeau, sur 
ilne discance d'un kilomètre, près du vjllage de 
Saint-Roch-des-Auinaies. La flamme a ainsi cmver- 
sé tour le Canada en 88 jours, avant de faire son 
entrée à Calgary le 13 février, pour l'ouverture 
des 1 5e Jeux olyrnpicpes d'hiver. 

2 '3- -.A< 2.- p 
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t GENS DE CHEZ NOUS ;,? 
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Pniil Mercier et Amnndn Lnbrecque : 
71 ans de mariage! 

Agés respectivement de 96 et de 91 ans, Riiil et 
Amanda ont toujours le goût de vivre c ô t e  à 
côte, et l'amour brille dans leurs yeux.. . Voyons 
un peu leur histoire. 

Amtanda Labrecque, native de Saint-Nérée, est la 
fille d'Adélard Labrecque et d'Aldina Bernard. 
Née en juillet 1909, elle fait partie d'une belle 
famille de  14 enfants. Napoléon mul) Mercier, 
pour sa part, est le füs d'Alexis Mercier et d ' h a  K.! 
Boucin. 11 est né à Armagh en octobre 1904. 

Paul quitrerd la résidence paternelle 17 ans. 
Peu après, il partira travailler à La Sarre, en 
Ahitilsi. Grand voyageur, il a fréquenté de nom- 
breux chantiers.  Pau l  f e r a  la connaissance 
d 'Amanda grâce à sa mère,  native de Saint- 
Raphaël. Celle-ci avait amené Paul « veiiier )) chez 
les grands-parents maternels d1Amanch, soit chez 
Joseph Bernard. Paul a le coup de foudre! 



Le couple unit sa destiilke le 25 février 1930, à 
Saint-Nérée. Anlanda r e ~ o i t  comme dot, de ses 
parents, iine vache, un veau et urie couvée de 
poulets! Palil obtient de son côté la somn-ie d'ar- 
gent ~iécessaire a I'acquisicion d 'une  terre à 
Armagh, ou ils vivront durant vingt ans. ilmanda 
donnera naissance à douze enfants : Méridé, 
Orence, Wil.frid (Alphée), huréanne, les jumeaux 
Clénierit et A.ndré, Lisette, René, Jean-Claiide, 
Pairl-Eugène, Maurice et Aimé. 

En juillet 1952, la farnille déménage ?t Sairit- 
Raphaël, daris une maison que Paul a construite. 
Amanda s'en.nuié beaucoup au village, et ayant 
peur qu'elle ne tombe nialade, Paul lui propose 
de  retourner vivre su r  uni- ferme. Ils acl~èterit 
alors la terre d'Émile Picard, au 2~ Rang, et louent 
leur maison du village, avant de revenir y vjvre, 
sept ans plus tard. Sur h terre, Paul cultive des 
légumes, qu' i l  vend dans les commerces. 11 F~ic 
aussi du  porte-h-porte; jcisqu'à Sainte-Euphér~iie 
et Saint-Damien. À 68 ans, il prend une retraite 

bien méritée après onze ans de vie active dans le 
commerce. 

Paul et Amanda habitent depuis quelqiie temps 
au Foyer de Saint-Rapl-iaël. Ils ont neuf enfants 
vivants, et comptent 26 petits-enfants, 19 arrière- 
petirs-enfailts et une arrière-arrière-petite-fille. 
Selon le couple, pour vivre heureux et en santé, 
il faut accepter les événements de la vie et trou- 
ver les moyens pour passer à travers les 
épreuves. Et surtout, il faut prendre soin de soi- 
rilême, et l'un de l'autre.. . et s'aimer! 

Josep b Beandoin (1 8 76-1 9 70), 
mdtre  charpentier trnditio?ineE 

Pendant plus de 65 ans, Josepl-i Beaudoin pra- 
tique son mktier de menuisier et de charpentier. 
Tl avait quitté l'école à 12 ans,pour travailler a la 
fernle familiale. On dit qu'à la suite d'un sort jeté 
à la famille par u n  quêteux, les animaux 
ni.our&ient de façon iiiexplicable, étouffés dans 
leur mangeoire oii blessés au phrage. 

Joseph Beaudoln 



Pour gagner sa vie, Joseph s'exile dans ~'État du 
Massachusetts. 11 s'engage comme foiilon dans 
une filature, au  salaire journalier de cinquante 
cents. N'aimant pas le travail en usine, il revient à 
Saint-Rapllaël avec sa femme, Nfreda Fecteau, 
qu'il a épousée aux États-unis. Il se met alors au 
travail du  bois dans sa boutique, çituke dans le 
c bas )> du viiiage, rue Principale. À la naissance 
de jumelles, en 1925,Aifreda décède, laissant six 
jeunes orplielins. Joseph se remarie deux ans 
plus tard, et la famille s'agrandit. Charpentier 
avant tout, il participe à la réfection de plusieurs 
églises des environs, dont celies d'Armagh et cle 
Saint-Piiilemon. Comme le travail devient rare, 
Joseph çe fait accorder un lot en Abitibi, où sa 
fille Jeannette est déjà établie. La paroisse se 
nomme.. . Saint-Raphaël-de-Preissac. 11 en érige 
I'eglise et le presbytère. 11 revient toutefois a 
Saint-Raphaël de Beliechasse en 1937, où i l  con- 
tinuen d'exercer le métier de menuisier jusqu'à 
la fm de ses jours.Josep11 Beaudoin se remariera 
une troisicme Cois, à l 'âge d e  80 ans. il est 
demeuré dans sa maison jusqu'à quelques mois 
avant son décès, en mars 1970, à l'âge de 94 ans. 

,f Je r~Jer*uzs der.ri8re moi la pelas gj-i?~çn nre et 
c'est IP ddpaysement ltotnl : jhi I'inxpwssio~a de 
)rie trorrt!c?- dans un atelier de nzen.uise-riie dz~ 
siècle d~r~z i e r .  Au n~ilie~n de In pièce botlge ulze 
siO~otce/te nt lx ~ ~ G I L L I P S  uojj.t@es. C'est IV. Joseph 
Benudoiiz. II est 176 dans les pl-e-lnlères a~ i~z6es  
qui sz!il!irc~~f 10 Jbrtdotio?~ d~1 v i l l ~ g e  de Snitzt- 
Raphaël. A ~ l j o ~ u d  %?.,a', le tnenr.tisl'el- hiwttôf ce??- 
tenait-@ e,xer.ce sua métier dnns zsn atelier qi.ir'~~ 
Pei,[ citir in t le ~r~odenaisnzs. A u ploJortd sttbsMte 
el*tco7~ !bris rci?~,oée de gru~icks pol.slies  de bois 
aligj?k~.,c s LU ~ . c ? ?  clxe el wî ues autrefois par un 
in.r&[rbEe nwrersi. 2r essencp qzii a cgdé sa phce  
d 1s17 moiipur éJeciriiq~.,e. Be ces poulies pnrreiat 
de lnr;çjes cots~~roies de ctci3' qud-i serpelzre).iit ici et 
Id pour- tra~tsweil?-e Icr force motrice O L L X  

ntachi~.îes. D.&/aissci nt sa riadope, i ùl~isun tire 
ums Ii.ii une étnjife chaise d~ bois avec siège en 
babiche. lI shpprêie i i  affinlter ses égoznes, d'o-rze 

JL~ÇOTI presque rituelle. Appuyal~t solidetnent le 
dos de I'oubil su.)- sou tablier use, 1'1 promène 
avec ~kxt&?ité la lime stlr !es den.ts de IGI scie. Ses 
nzail-îs tîozle~~ses maniend le ~ieï-s-poi??~ 01.î le 

-. - 

rabot avec assurance. Et puis les coups de var- 
lope repren?zsl.zt, reg~~lie15, 1-ompant Le siiejirce de 
/'arekief: 

Extraits d'un article d'Yves Tessier, paru dans 
P~npectives, no 22, ler juin 1968, page 17. 

Le fravatt' dans les chantiers 

Dien des RaphaëUois orit connu la VIL des camps 
de bûcherons, en chantier éloigne, comnze à 
Barrailte et à Clova, en Abitibi. On n'hesite pas à 
s'exiler, durant l'hiver, pour gagner les sous qui 
permettront de voir 5 la subsisunce des grandes 
famllles d'autrefois. 

Au début  d 'octobre,  on trace les nouveaux 
chemins qui donnent accès aux camps de bois 
rond. Ceux-ci sont reconstruits tous les deux ans 
piiisquc la forêt reci.~le. Fuis corninence la coupe 
du bois. D'une clarté a l'autre, les bûcherons s'af- 
fairent à couper et mettre en piles les biiiuts es la 
pifo~~lze,  durant trois mois environ. En janvier 
vierit le temps du (( charroyage >) de ces billes 
vers le cours d'eau le plus près, en nie d'y faire 
la drave après la débiclr: du printemps, or1 le 
long d 'une route accessible aux camions qu i  
I'achernii~eront vers une scierie. Le transport se 
fait en (( double sleighs >i tirees pas des reams de 
chevaux, sur les chemins glacés la nuit préci- 
dente. Il  en va ainsi tout le long de la saison 
froide, c'est-à-dire jusqu'au dégel du priiltemps. 

Dans les chantiers, il faut des provisions pour 
assurer la subsjstance d'une centaine d'hommes, 
qui s'engagent dès ocrobre pour la coupe des 
billots o u  du bois d e  pulpe (pitoune).  
L'approvisionnerncnt est Pxit de barils de  bmuf, 
de porc et de saucisses salées. II faut aussi de la 
farine. dii sucre, des fèves, des patates, di1 beiirre, 
des œufs, de la confiture, de la mélasse, des 
raisins secs, etc. Et enfin, de la nourriture pour 
les animaux, comme le foin et l'avoine. Sans 
oublier l'huile de charbon servant à l'éclairage 
des camps de bûcherons ainsi que des douzaines 
de couvertures de laine gnse. 



Sozcverzirs d'Hector Arbour, ct 85 ans 

recueillis par D ( ~ i , i s ~  C~irot.2 BoMzrc en 1950 

Monsieur Arbour vient d'une famil.le très pauvre. 
il est le trojsième d'iine famille de treize enfants. 
Après leur mariage, ses parents se sotlt installés 
sur une cerre non défrichée située au u fond » du 

f Tfj rang du Gravier. Hector entrera a l'école 2 I'2ge 
de cinq ans. 11 la fm5quentera jjusqu'à l'âge de dix 
ans. À l'époque, bien des élèves quittent t'école 
;tu milieu de l'année scolaire, après avoir fait letir 
Première Communion. w On upppl-enni? u lire LIU 

tubleau, pas clans les 1i.u~-es. Le seul volume que 
l'on utilise est le catéchisme. 

Le père d'Hector est bûcheron pour la cornpa- 
gnie IJrice. I l  revient à la maison tous les diman- 
ches, ca r  les cliantiers sont dans la paroisse 
voisine. [a mère d'Hector vaque aux c11amps et 

aux bois avec les enfants, pour défricher la terre. 
En liiver, ils coupent le bois de chauffage qu'on 
utilisera vert. Au printemps, la farmlle fait de l'a- 
battis, laboure avec une charrue de bois et ense- 
mence les défrichés avec du sarmsin. Qiiand le 
grain esc mûr, ori le coupe a la faux et on le bat 
avec un j76. On fait moudre le grain au moulin 
Caron, s'y rendant avec le bceuf aixelé à la char- 
rette. Le bœuf est aussi rnjs a contribution pour 
cultiver la terre et transporter le bois. La Eamille 
possède egalemenc une petite érablière. Deux 
fois, la cabane à sucre bnilera, parce q u e  l'on 
aura laissé 1eJez.t trop hou,!. 

Li nourriture provient principalenient de 1:i cul- 
turc. Le pain et les galettes sont faites de farine 
de sarrasin. On achète toutefois une poche de 
farine blanche que l'on mêle avec la première. 
On mange des bersnées de graisse tartinées de 
cassonade ou de sucre du pays. On cultive des 
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légumes : patates, navets, carottes et c h o u .  On 
cueille aussi les fruits sauvages pour en faire des 
confitures qui seront conservées dans des jarres. 
Comme viande, on mange d u  l a r d .  Cl laque  
arinée, on engraisse un porc, qui procurera des 
rôtis et du jambon (que l'on fera boi.lcnrze~), de 
la graisse et du suif. On conserve le lard dans la 
saumure, dans des tinettes de grès. Les plus ri- 
ches  mangent  aus s i  du bœuf.  En faisant 
boucherie durant le temps de l'Avent, on pouvait 
faire geler la viande pour l'hiver. On la conserve 
alors d a n s  un coffre de bois enfoncé dans la 
neige. Au dégel, on mettra en  conserve ce qui 
subsistera. 

Tout le travail d e  construction est fait à la main. 
CI-iacun bâtit sa propre demeure et, parfois aussi, 
ses meubles. Le pin est d e  mise. On le coupe 
dans le a coun - de décembre (période après la 
pleine lune), parce q u e  {, le bois est sevr6 E; nsn 
pieiue iinlez~r; on peut I.e pusel- ue1-t et .il ue retire 
pcls d'zl-ne &mi-ligne. Le bois de  cl-iarpente est 

équarri à la hache. Les planches utilisees pour les 
cloisons sont taillées à la varlope. On se sert de 
bouvet pour emboiiveter les planches e t  les 
madriers (on trace une rainure en V d'un côte ec 
on fait une languette de l'autre). On ne peint par 
les murs, car la peinture coûte cher. Alors, il y a 
beaucoup de punaises dans les maisons. Elles se 
logent dans les fentes des planches des murs et, 
surtout,  dans les paillasses des kits! Comme il n'y 
a pas d'eau coiirante, on va puiser l'eau dehors, 
dans le puits.  En guise de  salle de bains, on 
emploie un seau comme railette. 1;i famille, pau- I,/ 

vre, n'a pas de vase de nuit. 

On fabrique le savon à la maison avec les restes 
de gras et de suif déjà uti tises pour la friture. 011 
fait fondre le gras dans un grand chaudron de 
fonte, on y ajoute de la résine et du  co.scille. Le 
même chaudron sert aussi a la lessive.. . es i 
kbouil lanter  les cochons a u  moment  des  
boucheries. Chez les Xrbour, on fair le lavage au 
bord d'il11 proche ruisseau. On fait chauffer l 'eau 
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en faisant un feu sous le chaiidron.Avant d'avoir 
un moiilin a laver en bois, la mère d'Hector doit 
nettoyer le linge avec u n  ba t to i r  (bout  de  
planche) pour battre les grosses pikces sur une 
table. Pour les vêtements plus délicats, elte utdise 
une planche à laver. Elle repasse avec un fer en 
furite, que l'on fait chauffer préalablement sur le 
poêle. Les cols et les poignets des cl-iernjses sont 
empesis avec de l'empois issu de patates fine- 
ment écrasées. 

L'électricité est instaliee en 1949, dans le rang de  
la famille Arbour.Avant cela, on s'éclairait avec 
des lampes munies d 'une mèche d e  coton, ali- 
mentées à l'huile de charbon. Dehors, on s'é- 
claire avec le fanal.  

Le dimanche, tolite la famrlle se rend à la messe à 
pied, à cinq milles. C'esr la seule sortie. On eIi 
profite pour faire ses provisions chez le mar- 
ctiand gknéral, qui ouvre son commerce après la. 
grand-messe. 

En 1966, Hector er Elmina célèbrent leurs noces 
d'or avec solennité, puis leurs noces de diamant, 
en 1976. I-iector s'est éteint le 28 janvier 1983, i 
l'âge de 87 ans. Elmina, le 12 mars 1987, :i 89 ans. 

Les Rozcthim, zcne famille de soldats 

Durant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs 
honimes ne veulent pas aller au  front. Cela a 
pour effet d e  précipiter les mariages, car tout 
l iomme marié avant ou le 14 juillet 1940 est 
exempte du service militaire. Si bien q u e  lc 

In bijoutier du  village, Elzear Beaudoin, manquera 
d'alliances! Il y aurait même eu un K emprunt )) 

d'alliances entre gens qui se connaissaient bien. 
Des jeunes gens d'ici et d'ailleurs ont déserté 
leur foyer, évitant ainsi de s'enrôler dans l'armee. 
Certains se cachaient dans les bois et d'autres, 
dans des familles complices. Quelques-uns se 
réfugiaient mêii-ie jusqu'en Abitibi. Ils y 
bûchaien[ pour les coloris et charriaient du bois 
vers les moulins à scie. Comme ils devaient 
demeurer incognito, ils n'avaient pas droit aux 
coupons de rationnement (ces billets qui don- 

naient droit à ['achat des biens essentiels, dunn t  
la guerre) et ils devaient travailler ail noir pour 
survivre. 11s agiront sous de faux noms, devront 
maintes fois changer de localité, et ils ne pour- 
ront, durant tout ce temps, donner signe de vie à 
leur faniille. L a  visite de la Mitice, à la maison 
familiale, est alors la seule manière, pour leurs 
parent-s, de savoir que leurs garçons n'ont pas 
kté pris! 

Toutefois, les valeureux ne manquent pas non 
plus parmi nos concitoyens du temps. Plusieurs 
sont allés combattre outre-mer durant  cette 
D e u x i è m e  G u e r r e  niondiale. O n  compte : 
Philippe Breton, Gérard B o u  t in ,  Eudore 
Rémillard, Joseph Pigeon, Roland Boutin, Willie 
 mercier, Jean-Jules Richard, Paul Boutin.  Ce 
dernier est décédé en Angleterre, le 3 juin 1943, 
des suites d'un accident de la route. Pendant la 
Première guerre mondiale, Arsknc Denault, un 
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autre de nos soldats, est décédé outre-mer au  
combat de Vimy, en  19 17. 

Mais Saint-Raphaël compte aussi une famille où 
la profession militaire est à 1'honneur.Tout com- 
mence avec Léon Routhier, en charge des camps 
d e  prisonniers allemands durarit  la Grande 
Guerre (1914-18), à Petawawa. Ses fils et petits- 
fils seront aiissi des militaires. Jacques (fils de 
Léon) est dans I'armkt. de 1951 à 1954. Il par- 
ticipera à la guerre de Corée pendant dix-huit 
mois, s u r  la ligne de feu. 11 est aussi parachutiste. 
Alain (fils de Jacques) est policier militaire, 
de 1972 à 1974. De lieutenant, il a gradué capi- 
taine puis major.Après un séjour de trois ans en 
Memagne, il est revenu au pays, a Montréal, ou il 
est chef de police militaire. Son fils, Jean, fait par- 
tie dii 2 2 e  Rigirnenr depuis 1984. 11 a participé 
deux fojs aux missions de paix, en Bosnie. Roger 
(fils de Léon) est dans l'armée Royal Canadian 
de 1953 i 1961, dont trois années dans le corps 
d'aviation. I l  ira en Égypte, où le Canada est 
charge de faire du  ravit;tillemerit dans le desert. 
Edmond (fils de Léon) exerce la profession de 
mécanicien pendant  deux  a n s ,  à la base de 
Gagerown, au Nouveau-Bninswick. Steeve (fils 
d'Edmond) suivn son entrainement militaire en 
Caroline d u  Sud,  d e  1982 à 1986, puis e n  
Arizona. Il sera caporal dans les Marines améri- 
caines. 
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riaux. Les murs sont faits de blocs de béton rem- 
plis de sable. Aucune fenêtre ne donne sur I'ex- 
térieur. Deux portes, isolées à l'arnjante, donnent 
accès au lieu, dont une milnie d'une tres petite 
fenêtre de verre très épais. À l'intérieur, une des 
pièces sert de dortoir. Huit personnes peuvent y 
loger. On dispose aussi des denrées alimentaires 
et des biens essentiels pour une période de trois 
mois. Ces denrées cuniprennent surtout de la 
nourriture sècl-ie et des conserves. La résenle 
d'eau provient d'une source naturelle, non reliée 
au  réseau d'aqueduc. U n e  toilette complete les 
installarions. Cet abri nucléaire n'aura pxs besoin 
d'être utilisé, pour le grand bonheur dé tous 

Fabricutdon de boisson alcoolisée 

Au prjntemps, la filmée que l'on voyait monter 
au-dessus des forêts n'était pas seulement celle 
des cabanes à sucre. Plusieurs producteurs en  
profitaient pour fabriquer leur whisky pour l'an- 
née. On en faisait aiissi pour la vente, car chaque 
producteur avait sa clientèle. Si 1'01-1 déclamir un 
contrebandier aux autorités, on recevait une 
somme d'argent eri échange de la dénonciation. 
Comme plusieurs personnes avaient besoin d'ar- 
gent, les contrebar-idiers se faisaient prendre 
assez régulièrement. 

Retozcr des chantiers 

Au debut  des années 1360, a l ' époque cle la 
guerre froide entre la Russie et les États-unis, les 
gens se préoccupent  beaucoup d e  ce qu ' i l  
adviendrait en cas d'attaque nucléaire contre les 
États-unis,  e n  ce qu i  a trait a u x  possibles 
retombées mdioacrives. C'est dans ce contexte 
qu'Henri Charest entreprend la constriicrion 
d'lm abri nucleaire. 

Cet appartement de cieux pièces mesure environ 
25 pieds de longueur sur douze pieds de largeur. 11 
est situé au sous-sol de la maison familiale. Ia cons- 
truction, échelonnée sur deux mois, nécessitera 
beaucoup de tcüvail, d'ingéniosité ÇE de maté- 

Lorsque les bûcherons  par ta ient  p o u r  les 
chantiers, ils prenaient le train à la gare du  Palais, 
a Québec, et le retour se faisait au  même endroit. 
À l'époque, plusieurs hôteliers flairent la bonile 
affaire en  s'installant près de cet  endroit. Au 
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retour, après une abstinence de  plusieurs mois, 
les bficherons s'y arrêtent pour prendre un petit 
verre de whisky et manger. Dans ces endroits, un 
retrouve aussi des filles aux mœurs légères. La 
boisson aidant, elles n'avaient pas de difilciilté à 
clépouiiler nos pauvres bUcherons de leur magot 
si durement gagné. Certains devaient nlérne 
emprunter de l'argent à l'hôtelier pour repren- 
dre le train et retourner aux chantiers sans avoir 
revu leur famille! 



Les Raby, 
ozc cohabiter d? quatre géizhntions 

En 1860, Cliristophore Raby déménage de Saint- 
Vallier à Saint-Raphaël avec sa jeune épouse, 
He.rmine PouJiot. LIS fondent la première famiiie 
de  Raby résidant chez ~ious,  et ils auront neuf 
enfants. Petit-fils de Christophore, Jean Rabjf 
(1899-1991) est un bébé prématuré d'à peine 
deux livres. Ses parents doivent l'inciiber dans le 
fourneau du poêle pour qu'il survive.. . Amédée 
Bklanger et Délia Fradecte, les beaux-parents de 
Jean, viendront vivre avec leur gendre et Ieur 
fille unique, Fredeline. Le couple héberge aiissi la 
grand-mère maternelle de Fredeline, madarne 
Abraham Godbout, née Rose Boucher. C'est donc 
dans un conrexte de cohabitatiori à plusieiirs 
générations que Ti-Jean et: Fredeline élèvent leurs 
sept enfants, nés de 1924 à 1935. 
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fil>. Fredr.tiii,: Ufi3ngc.r. sa mCcc ~:iiirlii.'. Dcti:i I.r;ulcirc. si q:incl-niike riiairrncllc. I j  
droiie~. ei How bucher, son a r r j t r e -gmd-mCr r  (mnk imc  ,\linliani Gtdlwiri). %<sise. 
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La répartition des tâches est convenue selon les 
talents de cllacun. Amsi, alors que sa mère s'oc- 
cupe de la cuisine et des enfants, Frcdeline se 
tourne davantage vers les travaux agricoles et 
communautaires. Pendant plusieurs années, elle 
est  même reporter au journal Le Soleil, e n  
matiere d e  mariages, baptêmes ec sépultures. 
Malgré quelques avantages, cohabiter à quatre 
générations suppose auss i  certains iiicon- 
vénients ou sacrifices. La maison compte quatre 
chambres, séparées par des cloisons de planches 
simples. La répartition est logique : une chambre 
pour les parents, une pour les grands-parents (v 
compris l'arrière-grand-mère), une pour les qua- 
tre filles et la dernière pour les trois garçons. 

La proximité du village permet à Ti-Jean et à 
Fredeli.ne d'y vendre des produits agricoles, dont 
le lait et la crème. Le lait est vendu à une douzaine 
de fanuiles habitant sur le chemin de l'école, car 
ce sont les enfants q u i  en font la livraison, chacun 
ayant trois ou quatre prciliq~~es régulières. Qiianct 
ses clients orit un nouveau-né, Fredeljne leur 
réserve le lait d'une seule vache, reconnue pour 
ses qual.itSs envers les nourrissons! 

Bien que  n 'étant  plus habitée, la ferme des 
beaiur-parents, au 2~ Rang, est entretenue par Ti- 
Jean et sa famille jusqu'en 1346. En juj.l.let de 
chaque année, ceiur-ci y déniéilagent, enfants et 
animaux, le temps d'y faire les foins et d'autres 
travaux. On s'y rend à pied, ainsi pendant vingt 
ans, par la Route Raby, qui fait. le lieil entre les 
lCr et ZC Rangs. Ces vacances ne sont pas de tout 
repos. On doit s'habituer à l'absence d'électricité 
(ce qui  n'est pas IL cas au le' Rang), et au har- 
cèlement des mouches et des chauve-souris qui 
elisent domicile dans la maison inhabitée onze 
mois pa.r année. 

En 196 1, Ti-Jean et Fredeline anienagen t au vil- 
lage, l o r sq~~e  leur fils Raphaël acquiert la ferme 
paterneUe.Ti-Jean, ducant sa retraite, est reconnu 
pour réparer les liorloges qu'a accumule u sous 
observation )) partout dans la maison, et qui ne 
sonnent: pas toujours à la même heure.. . Ti-Jean 
est décédé en septembre 1991, un an après 
Fredeline . 



Dans le feuillet paroissial, on a présenté quelques 
anecdotes de la vie d e  monsieur et maclame 
Donat Roy, 1 l ' occas ion  de leurs noces d'or, 
en 1967. On y dit qu'en 192 1, monsieur Roy fait 
I 'act~at de sa première automobile. Une des pre- 
mières à Saint-Raphaël, c'est une Chevrolet avec 
top de toile. Monsieur Roy raconte : ,1 ;;l.lou pre- 
mier' iiqyoge h. fl4onlrécrl, avec nza .f~?n-,?ze: n701z 

père ei ~ncl mère : dépnrt h 5 b  LI rnnriu, 
nr~?i:&e Gi des/ i~?at iota u 6- h dzi soir auec six 
cn~ches d'eau dans In mnchins au cas où ce[/e- 
c i  cbai,~~ër.ait. Pendant In guenqe, il .y ni:nir 
rareté c/e pnw-{s, et 017 a ,fa if sepl C~/U~SQ~ZS en 
1no1z1u~tt. a Aiphonse Fradette a aussi été l'un des 
premiers propriétaires d'une automobile à Saint- 
Raphaël. Achetée en 1728, au coùt de 600 $, c'é- 
tait une Chevrolet noire 1925. Le toit était fai t  de 
toile, l e  l-ilancher et le volant étaient en bois. À 
l'achat, le propriétaire s'était vu remettre u n e  
règte spéciale pour mesurer  la quantiré 
d'essence dans le réservojr. Comme le véhici~le 
n'était pas dore d'un systènze de chafldge, on le 
remisait durant l'hiver. 

Arbozir oz1 Harlîoztr? 

Les premiers du nom ecrivaienc ce nom de 
famille sans H. Mais l'abbé Destroismaisoi~s, curé 
de Saint-Kaphaël (193348): après avoir consulté 
un ouvrage de non-is propres, décréta q u e k b o u r  
devait s 'écrire avec un H ,  d o n c  Harbour. 
Quelques résidants adoptèrent ce pa tronyrne 
modifié, mais bien d'autres ont conserve leur 
façon habituelle d'écrire leur nom! 

Roch BoEduc, un s&natezir ruphaëüois 

Ne e n  septembre 1928 à Saint-Raphaël, d'une 
famille de huit enfants, Rocb est le fils d'Edgar 
Bolduc et d 'htoinet te  St-Pierre. il est marié à 
Gisèle Lacroix et père de  quatre  enfarits. 
Bachelier t s  arts en 1948, et licencie en Ilroic de 
l'Université Laval (195 l), Roch Bolduc est admis 
au Barreau du Québec en 1952. 11 fait aussi des 

é tudes  post-graduées e n  Adiiiirijstration 
publique, à I'Universiti de Chicago. 

Entre a.iitres étapes de  carrière, R o c h  Boldiic 
sera, de 1965 à 1969, membre de la Commjssion 
cle la fonction publique, jusqu'à sa nomination 
comme sous-ministre de la Fonction publique, 
lors de la création di1 niinistère, i la fin de 1963. 
En dkcernbre 1973, il sera nommé sous-ministre, 
cette fois aicx Affaires municipales. L'est en 1973 
que Roch Bolduc accède la présidence de la 
Commission d e  la fonction publique. À L'au- 
tomne 1982, il exerce, à titre prive, comme con- / 

sultant en adrninistmtion, puis pour la firme CGI, 
dont il sera vice-président er conseiller au prési- 
dent jusqu'en octobre 1988, sauf en 1986, où i l  
reprend du semice à la fonction piiblique, à la 
demande d u  premier ministre, comme secrétaire 
gknénl d u  goilvernement: d u  Québcc. 

Officier de l'Ordre dii Canada depuis 1984, ii est 
par ailleiirs n o m m é  sénateur e n  septem- 
bre 1988, par  le premier ministre Brian 
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Mulroney. Au Sénat, il est membre du comité 
des Affaires étrangères et du coniité des Finances 
nationales. 

Une foi PLI' inspire In vie est le titre d'un texte 
que Roch Bolduc a publié dans Pastor:ile- 
Québec, en 1999, au sujet de sa vie chrétienne. 
En voici quelques extraits : 

iVl~1nzan., fille de ~zauigalet~?. dtt bas du J2etwe. 
était uue croyu?zte ardente et elle nuait une fer- 
vezbr p.a?-tzcetlzère en la bonlae sainte Anne. C'est 
nznnzan qui présidait 21 la prière du soir en 
Jamille. Qualad elle est déct;d&e 2i 33 uns, je 
cf-ojs qde l le  était In chnnlplionjae dz~ cbupeleit. 
Mol? p&e, comï?z#yant et co~zstnicbezlq amil été 
très nzaincle dans In trentuirze et je cl-ois bien 
que cette .hi?-e expériejzce l z ~ d  avait $fait com- 
prendre la vnleui- et le sens de ln uie. D'~~urre 
pct rt, le curé C ~ P  Sa in t-Raph ad  de Bellec basse 
(ndlr : l'abbé Joseph Destrojsniaisons) éCaif t ~ j z  

holnnze d 'z/,lze grande déuotion. Je me soztuiens, 
com.me si c'&ait hier, de ses exp1icntt:o~~s sttr la 
plus belje prière : le Notre Pe7.e. (. . .) En sqtenz- 
bre 1933, 3e qzsittais mol? uillage uanial poz~?- le 
collège. Déjn le serzfimen.t -nz'l3abitai! d ' ê t ~ e  un 
ejzf~znt privilégié de pouvoir poursuivre Ines 
éludes alors que d'a.zrtres prencrie?zt le cbe?jzin 
des zrsi~zes crme'ricailzes ou cks chantiers. Et je 
nze disais qu'il nze fnzedrclit bien LW jour servir 
pour a nzéliol-er les co~zditio~zs éco?zorn iqttes des 
gens de chez ~zozls. 
Source : Pastorale-Québec, 24 novembre 1999 

Ln politique, avec Gérard Inbrecqzte 

À une époque où tour le monde était catholique, la 
poiitique était comme ime seconde religion! On 
était (( rouge » ou (( bIeu 3 .  Maman venait d'une 
famille libérale et papa, d'une famille conserva- 
trice. Quand les femmes orit obtenu le droit de 
vote, maman s'abstenait d'aller vote. afin de ne 
pas a n i ~ u l e r  le vote de papa! Un bon jour, un 
cabaleur libéral est venu en cachette essayer de 
convaincre maman de voter rouge.. . EUe en fiit 
indignke, si bien qu'à compter de ce jour, eiie vota 
bleu. 

Au dher  du Jour de  l'An, chez les grands-parents 
Bolduc, je me souviens qu'il fallait s'abstenir de  
parler politique. Mais le vin aidant, la conversa- 
tion cn venait a dévier! Avant que Ia situation ne 



s'envenime, grnod-maman demandait gentiment 
à cllacun d'aller coucher les enfants. Nous avons 
toujours eu  des liens très étroits avec la famille 
Bolduc, que les différences d'allégeance poli- 
tique n'onr jarnais ternis. 

En 1936, monsieur Duplessis désigna uri caridi- 
dat pour le comte de Beltechasse, soit le nomire 
Boiteau, de Québec, et le parti demanda à papa 
d'être organisateur en chef. k s  libéra-aux étaient 
au pouvoir depuis très longtemps, et voilà que 
certe année-là, l'Union nationale remporta la vic- 
toire.. . Cornine récompense pour l'excellent tra- 
vail qu ' i l  avait f a i t  dans le coiilté, papa fu t  
nomn-i i  régistrateur adjoint ,  au  chef-lieu. 
En 1339, t'Union narionale fut renversée et papa, 
le premier, fut  congédié. 

Papa s'intéressa aussi énorméinerit aux affaires 
municipales. Il a été maire pendant plusieurs 
m é e s ,  ccimptanc même des « rouges )> parmi ses 
partjsans! Il a aussi été préfet du comté et prési- 
dent de l'Union du Conseil de comté. En 1944, 
son parti a repris le pouvoix, et papa a pu réinté- 
grer le poste de  régistrateur.  11 l 'occupera 
jusqu'en 1960. 

En 1992, Gérard Labrecque sera décoré de  la 
Médaille commémorative du 12 j e  anniversaire 
d e  la Confédération du  Canada .  Elle vise a 
récompenser les personnes qui ont contribué a u  
mieux-être du Canada, de leur collectivité o.u de 
leurs concitoyens. 

Gérard Labrecque a été agent d'assurances; pro- 
priétaire d'un cotninerce a Saint-Raphaël ainsi 
que d'Atelier de pneus Lévis. Il a aussi commercé 
les produits de l'érable pendant de noii~hreuses 
années ,  avec des agen t s  dans BellecI.iasse, 
Montmagny et L'Islet. 

Soz~.uenirs d'élection 

En 1948, âgé de 28 ans, Maurice Morency com- 
mence à tenir des veillées d'élection. On orga- 
nise alors une veillée par rang. La boisson est 
fournie ainsi qiie des rniisiciens pour danser! Les 
organisateurs font du porte à porte, même la 
nuit, pour ne pas être \us par les adversaires. 
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On se souvient d'une élection tenue en hiver. 
Une grosse tempête sévissait dans la region. Les 
organisateurs se sont retrouvés avec une auto 
remplie de « cannisses r de boisson, restée prise 
dans un banc de neige. Comme tous se cannais- 
sent, ori a eu alors bien peur que le parti adverse 
reconnaisse l'auto et vienne s'emparer de sa car- 
gaison. 

Quand ça devient u n  peu t rop  sérieux,  o n  
engage même des gros bra,s pour protkger les 
organisateurs en chef. Il y a aussi des assemblées 
contradictoires, dont une, tenue sur la galerie du 
Dr Veiiieuu, juste en face de l'église. Cette fois-là, 
on avait engagé les frères Baillargeon pour  
garder l'ordre. 

Que ce soit un parri ou l'aiitre qui gagne, on fête 
la victoire. On a h m e  de gros feux avec de vieux 
pneus devant la porte d e  ceux qui travaillent 
pour le candidat perdant. Ou encore, on fait du 
tapage avec des bancs de scie, en frappant sur les 
scies rondes. Les enfarits de l'époque croyaient 
que c'était le diable qui s'en venait! 

Destin t.rng.lque 

À l 'époque de la revanche des berceaux, on 
comptait de grosses f a d e s ,  mais aussi, bien des 
décès. Par exemple, l 'épouse du cordonnier, 
Charles Duval, qui a vécu un certain temps à 
Saint-Rapl-iaël, aurait eu  32 enfants, dont aucilil 
n'a survécu. II est aussi fort fréquent que les 
niamans meurent lors d'un accouchernent, lais- 
sant bien souvent plusieurs petits orphelins. 
Voici deux exemples de h.miiles qui ont dEi corn- '(" poser avec le grand vide laissé par Ir décès de In 
mère de faniille. 

Paul Lacroix, fils aîné d e  Jean Lacroix et. de 
Pldomène Goulet, s'établit à Saint-Riiphaël après 
son mariage avec Vitalinine Desharnais. Le couple 
s'installe sur une ferme du 2 C  Rang, ou il exploite 
la terre et une gmnde érablière. Vitaline est iine 
ménagère accomplie. Malheureusement, elle 
décède à l'âge de 37 ans, laissant son mari er dix 
enfants, âgés de  5 mois à 17 ans.  Parmi l e s  

enfants, Alexandra, âgée de 12 ans, doit prendre 
charge de la famille, avec la grand-mere, âgée de 
74  ans .  Une cousine de Paul, d a m e  Adjutor 
Fradette, propose de prendre le dernier-né chez 
elle. Mais la grande sœur ne l'entend pas de cette 
faqon. Elle  n e  veut pas laisser partir son petit 
frère. Elle le tient dans ses bras, cachée au gre- 
nier.Après discussion avec la voisine, elle con- 
sens à laisser partir son frère. Après deux ans, le 
bambin est ramené dans sa famille, mais i l  ne 
reconnaît évidemmeti t personne. Pamela, l'une 
des filles de dame Fradette, sa maman tempo- 
raire, restera trois jours là-bas pour aider l'enfant 
à réapprendre à vivre avec sa famille. 
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Utc propriétaire sous tutelle J'ui v u  trois filles.. . 

La grippe espagnole a fait son apparition à Saint- A lzecdote deJean - Yves Gosseiii2., ne' en 1920 
Raphaël  à l ' automne 1920, faisant  d e  nom- 
breuses victimes et déc imant  des familles 
entières. 11 n'est pas rare cle déplorer le décès de 
membres d'une même famille durdnt la même 
semaine, er parfois, a u  cours  d e  la m ê m e  
journée. C'est par  la grippe espagnole 
qu 'Adélnrd Laculippe, père de  Fernand e t  cle 
Jearme d'Arc,  aura le maiheur de perdre ses pa- 
rents tres t6t. En 1921, sa mère disparaît à 40 ans 
et, en 1922, suivra son père, âgé de 42 ans. Ils 
laisseront huit orplielins, donc la plus jeune a à 
peine deux ans. Les aînes,Adélard, 19 ans, et 
Yvonne, 14 ans, prennent en charge leurs jeunes 
freres et soeurs, tentant de combler les vides que 
la mort vient de creuser. Ils connaîtront des 
heures d'inquiétude, mais aussi des heures de 
joie, avec cette lourde responsabilité de prendre 
en charge la fanidle et la relève sur la terre fami- 
liale. Selon la loi, le propriétaire, Adélard, doit 
être nîis en tutelle, car l'âge de la majorité est 
alors fixé à 2 1 ans. C'est le curé de Saint-Raphaël 
qui adniinistce les biens et qui place les avoirs de 
la famille, jusqu'à ce qu'Adélard atteigne sa 
majorité, en 1924 En 1930,~délard se manen,  et - rai + i i  vois B l l ~ s  nouq raconte nol.uiimen[ Ic in -Y+n T~~ \ r l r i i '  r 1 r i t  ~ihnto 

kitc de 1') t9, rpoque où I I  a remunc sis tfuris uniterriwirc-, .I 2h .in> 
la fainille s'agrandit avec la naissance de ses 
enfants. Voilà une  vie centrée sur les valeurs Comme surprise (en tant que livreur de pain), 
fanliliales, sur I'en~raide et le soutien.Aidé de ses j'en ai vécu une qui m'a particulièrement mar- 
frères et s e u r s  et, plus tard,  de ses enfants, qué. k client possédait iine chenne qui venait 
Adélard cultive la terre de son mieux. de  mettre bas. Elle était devenue très maligne. 

On nie conseilta de passer par la maison d'liivec 
pour me rendre à l'arrière, dans la cuisine d'été. 
La porte de la maison d'hiver n'était jamais bar- 
rée le jour, er il n'y avait pas de sonnette. Donc, 
j'entrais toujours sans m'annoncer. Comme par 
hasard, il y xvait trois belles jeunes filles qui, le 
samedi après-midi, comme dans bien d'autres 
maisonnées, se faisaient la 4 grande toilette » en 
prévision du dimanche. Immédiatement à droite 
de la porte d'entrée, il y avait un lavabo avec un 
robi.net d'eau froide seulement, et un évier assez 
grand pour loger un bassin.Av;znt de commencer 
la cérémonie du lavage, les filles prenaient soin 

t.1 I.~I, 1 1 , .  I:. ! ' I , , ! - ~ ~  I,ic~!l.i~~lie. I J I . ~ : I ~ [  : i V t , r i r .  ] I~, IV \i~i'l.~i~ii. II-CII~. i:,i~.,i~, i,~ c i i i t ~ i i r .  de baisser les toiles pour obscurcir la pièce, mais 
mrrf.h, : J \ ~ , C ~ C ~ ~ L ! ~ ~ > ~  Chur hi* CCII~)IIX>. ct \VcIl[c ,\ I':~rnCcc , Fa~~-n:in(i. Y \ O O I I ~ ?  A\~i;dsl:t~\v, 

I ' i~ii .re-~niid-i~iere,  el ~dé~ar i i .  Annene n'était p.* tncore ne. ne pensaient jamais à barrer la porte. Ce qui 
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devait arriver arriva . . .  et poiir chaciine d'elles! 
Avec le temps, j'ai eu à faire face à cl-iacune com- 
plètement nue. Ah! Si manian l'avait su, elle qiii 
se donnait IL trouble d'expurger des rares cata- 
logues que noiis recevions, tout ce qui pouvait 
toiicher de  près ou d e  lo in  aiix dessous 
féminins! J'eus alors de façon tout à fait fortuite 
ceponse à certaines questions que je me posais 
depuis un bon moment.je consami à ma grande 
satisfaction comment le Créateur avait bien fait 
les ctioses, mais restais un peu t-iésitant à savoir si 
je devais Le remercier ou aller à la confesse. 
Ceux qui ont vécu en ce temps-là savent de quoi 
je parle. Quant aux autres, appréciez le présent! 

Er2 1986, Laura Pigeow, à 95 ans, 
est notre doyenne 

Laura Girard, veuve de Paul Pigeon depuis 1967, 
écoule ses jours au Foyer d e  Sainc-Raphaël 
qiiand, en 1986, eue atteint ses 95 ans. Cela fait 
d'elle la doyenne de nos concitoyens d e  
l 'époque.  Elle est née  à Saint-Charles  de  

-- (-LA 

BeUecl~asse, en  2891, au sein d'une famille de 
seize enfants. Son époux, Paul Pigeon, est né à 
Sairit-Raphaël, dans le rang des Fiefs, en 2883. 
Ensemble, ils auront treize enfants. Six fdles et 
cinq garçons survivent. La vie d u  temps est 
surtout faite de labeur. Laum travaillera au vieux 
couvent, y faisant le lavage. En l'absence de son 
mari, elle fait le train, avec les enfants. C'est d u t  
d 'al ler  charrier l ' e au  ii ta chaudière,  p o u r  
abreuver une dizaine de vacl-ies. Pendant 20 à 
25 a m ,  avec des compagnes, Lam travaillera au 
nettoyage de l'éghse, pour cinq sous l'l~eiire. 

De ses souvenirs d'enfance, Laura Girard Pigeon 
se rappelle combien il fallait trimer dur pour sur- 
vivre. Eiie inacclle matin, midi et soir, pour se ren- 
dre a l'école située à un inille de la maison fami- 
M e .  Même l'hiver, dans la neige, il. failair revenir 
pour te d?ner. Mais elle se so'uvicnt aussi avec 
joie des Noëls de sa jeunesse. On allait à !a 
nzesse de ~nznzcit avec le chmcrl. Azr retour; c'g- 
tai t  ia ?node de sen~tr z,f.lze tête de C O C ~ O I ~ !  b~i,ijl- 
k nccompag~zee de putores, pour Ie r~veillon. ,. 

Puis c'etait la distribution des bas de Noël, qui 
contenaient, somme route, peu de choses, mais 
qiii faisaient tout de nienle la joie des enfants. 

PLL~S, le il.lnr~Z~ Gr* O??. se meRa il des masque$ 
des costzfmes, de viez~x c)êremen.ts. 0 1 2  .allait. 
d ~ i ~ ~ s  !es rangs, 072 chnsait. . . malgré I'ilafeldic- 
timz de I'Eg/ise. - 
Laura connaîtra aussi, pendant presque quatre 
ans, l'exil a u x  États-unis, conme tant d'aiitres, 
pour aiier gagner un peu d'argent dans lesjucro- 
rg! de coton. ,, 0 1 7  gog~zail 6 $ pur semaine el on 
en donwuit 4 $ pour ILI pelzsiorz. Iï n'en restait 
pas gros. a Plus tard, quand Laum sera mère, eiie 
trouvcra quand même le temps d'aller faire des 
ménages, de garder les enfants des voisins, de 
s'occuper de la vente de  lait, sans compter 
toutes les tâches ménagères. On dit qu'elle faisait 
cuire son pajn la nuit, n'ayant pas d'autre temps 
pour le faire.  Une chance qzte j'nvais des 
enfn?zts ?*LI zson nables, pcrs gourmands. Ils se 
corziresztuie?zr de peu. Le soir, dit-elle, eUe fait ses 
prières pour ses enfants, ses 67 petitsenfants et 
ses 94 arriere-petits-edants. 



us) - 

Laura Girard Pigeon a vécu quelque temps chez 
son fils Léandre, avant d'aller résider au Foyer. 
Elle est décédée le 10 septembre 1988. Les cita- 
tions de ma&me Pigeon sonr tirées d'un texte 
paru i~ son sujet dans La I?flfa/e> en 1986. 

Vieillarcl de 90 ans (né Je 16 novembre 1874) quj  
vit tranqiiille au coin du  feu, se surprenant à 
sourire seul ail souvenir des bons tours qu'il a 
jouks. Aubert  P a r i  épouse Alvinia Bélanger, 
en 1893. Monsieur Paré a été tanrieur pendant 
deux :iris comme apprenti a Saint-Gervais. Tl est 
venu tenter fortune comme bien d'autres à Saint- 
Raph~ë l .  11 a exercé ce métier pendant quelques 
années chez le père Louis Langlois. Peur-etre que 
plus d'un, dans ce temps-lit, a porté des bottes 
sauvages dont le cuir (peau de vache) provenait 
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de la tannerie ou travaillait le p è r e  Aubert. 
Décidat~t  de se faire cultivateur, il  a acquis la pro- 
priété de Philippe Paradis, le frère d 'un  ancien 
curé de Saint-Raphaël (F-1. Paradis). Il y a encore 
là des reliquats d'un beau verger : Paradis a plan- 
té, Paré a arrosé, Dieu faisait mOnr les fruits. Li a 
aussi commercé des chevaux toute sa vie. it en 
aurait repasser de 200 a 300! 11 arrachait aussi les 
dents sans douleur. 

Aubert Paré a aussi été hilissier-policier pendant 
30 ans, et maîrre-cl-iantre durant autant d'années. 
Facteur pendant plus d e  20 ans, il effectuait  
28 m.illes par jour en voiture à clzevril. 

Le quêteux d quatre pattes 

Dick Barbeau, c'est un beau gros chien Saint- 
Bernard appartenant au gérant de banque Joseph 
Barbeau, au cours des années 1930. U avait l'l~ahi- 
tude d'aller quémander des gàteries, particulière- 
ment à l'heure des repas, dans le voisinage. Un 
vrai chien de (( relatioiis publiqiies », ayant ses 
entrées dans bien des foyers, préférant ceux ob il 
y avait de jeunes enfants. Chez le boulanger 
Polydore Gosselin, Dick ktait le bienvenu. Jean- 
Yves Gosseliri se rappelle : 
- LGI pi-emière jbis ooïi Dick . f i ~ r  adn~is da1.z~ rzotrp 
cuisine; n?wn ps/i/ fière rl.lcwc-A?zdr&, décëci'é 2i 
14 )nolS. &air dans sa chaise buul~.  en Cmin cle 
n?ct~tger: et il ne Pi4b résister ',lu requêrt. dê Dich 
et Iwi ~ W U Z G I  CC q l d ' i l  auair dans la ~nai~?.  fl par- 
iir de ce wi.omeiz/, les uisires de Dick se soi-l! 
rej>eLées, et tot~or.,rs nidx repas. Dès 161 p?.emière 
jotcr~rée ofi mon fr2rc3 décédé a &té exposé, ce 

g t ~ i  se passait d la l?~aWon,  da??^ ce tgt~%ps-I#, 
Dick s'amena comme d'habitude! ec se nzir ir 187 

chercher iV1a.l-c-Andi-6  LI 'il ri-owun rcipidemelz~. 
Alois: il se coi.c.cha de /ou! son l o ~ g  u ses pieds ef 
personire l?e r&,l.ssil il I'en fciirs sorLi?: II fallut 
qMe q t~e lqz / ' z t  lz de chez rl/l. Bal-beciu ~iienlze le 
juire solTi?; prciilq~tem.ent deJorce. a 



Léger Lacroix, plus qwe centenaire 

Homnzage de son petz'tfi!,~, CClém,ertt Lacroix 

Né le 24 octobre 1898 de l'union de Fidélise 
Thiwierge et de Ferdinand Lacroix, Léger grandit 
sur la ferme familiale, située a cheval sur la 1ini.i te 
des paroisses de Saint-Raphaël et de Saint-Vallier. 
Quand il eut bien jeunessé, il prend pour épouse 
Amaryilis Therrien et s'installe suc la ferme pater- 
nelle. 

enfants sont grands, les Lacroix fabriqueront 
surtout des chaises becçantes pour les citadins. 
Ptus tard, Eger fabriquera des meiihles et mème 
des violons. 

Petire anecdote concernant le violon : Léger 
aimait bien en jouer pour hire danser. Lorsq~i'il 
se présente pour recevoir le Pardon, le curé du 
temps lui refiise l'absoltition pour l'inciter a 
cesser d'en jouer! En sortant du confessionnal 

L'intimité est restreinte, i cette époque. Il est de 

lc'4Y niise deJrz.ir les jours des parents, des oncles et 
tantes demeurés célibataires! en plus d'accueilljr 
les nouveau-nés : Marianna, Lucienne, Léa, 
Lucien,Albert, Orner et Gl-iyslaine. Léger est aussi 
charpentier, Cela aide à faire vivre la famille, car 
les revenus de la ferme ne sont pas suffisants. En 
effet, dans les alentours, il prend part à presque 
toutes les constructions de  granges de  cette 
époque, avant d'ouvrir son propre atelier de 
menuiserie et de répararion de tout ce qui se fait 
en bois. 11 confectionne des portes et fenêtres, 
des sleigh, des balançoires,  e t c .  Quand  les 

du curé, Léger entre dans celui du vicaire.. . Ce 
derriier lui accordera l'absolution de sa faute! 

C'est un peu comnie ça qu'iI vit, en ne prenant 
pas la vie trop au sérieux. Si ça ne un pas 
aeljoz~rd'h u i, denzni?~, $0 7:rn nz ietm! J,, se plaît-il 
5 dire. Sauf pour les élections, comme organisa- 
teur libéral. Ça! c'est du sérieux! 11 a connu le 
long règne de Tascl~ereaii (premier ministre 
libéral), mais aussi la grande noirceur sous le 
règne de Duplessis (premier mi.nistre de l'Union 
nationale). Comme il le dit encore aujourd'hui, 
poiir lui, ça n'a jamais été un  problème de voter. 



Autant Léger est chatm' d'élecrion, autant i l  esr 
trav:iiUant et persévérant, mais aussi, lors de sa 
retraite, il saura lâcher prise. En effet, c'est à 
jouer aux cartes dans son sous-sol, à chanter et 5 
cultiver un peu le tabac qu'il occupe ses 
journées. 

ii fonde, avec Rita JoIin, le Club de l'Âge d'Or. 11 
participe aussi a la vie chrétienne et commiinau- 
raire, mais c'est en I'iomne calme et serein qu'il 
est devenu, que désormais, i l  réagit,  et cela, 
même dans les grandes épreuves dont celles de 
vois partir sa compagne de vie Arnaryl.lis, sa fille 
Marianna, et cleux fds,Alhert et Orner. 

Aujourd'hiii encore,  il interprète de belles 
vieilles chansons. Parfois, je crois qu'il est auteur- 
compositeur, ou bien c'esc sa mémoire q u i  
revient, ou bien il ajoure des mots pour les ren- 
dre plus drôles! Ce qui  importe, c'est que ça le 
rend Iieiiseux. S'il y a bien quelque chose que 
nous devons retenir de lui et l'adapter à chacune 
de nos vies: c'est son amour de 12 vie, sa joie de 
vivre, sa bonne humeur, sa capacité de lscber 
prise et, enfin, sa capacité d'adaptation. Avec 
cela, on peut traverser plus d'un siècle.. . Léger 
Lacroix, avec ses 102 ans bien sonnés, nous l'a 
praiivé. ln*e  pt-ends u n  jozcr à In fois et, cbnyzr~ 
innfin, je r ~ n ~ e r c i e  Diel.,. pou,r In j o t t m i ~  qu'il 
nze clon r?e ., se plaît-il à nous répéter. 

Marie-Louise Fradet-t e Godbout, cent elraire 

Ac/uptntion d'un tede hu?rzrnc,ge 
de $0 peci/efiill~, Lise RD)) 

Marie-Louise Fmdette est née en même temps que 
le siécle dernier! Alors qiie nous attendions la 
venue d u  nouveau millénaire, Marie-Louise 
célébrai t  le centenaire de sa naissance, le 
30 novembre 2000. Époiise d'Adélwci Chdbout, le 
couple a. cheminé coté à côte jusqu'au déces 
dYAdi.lard en 1995, soit pendant 75 ans. Ils ont eu 
huit enfants : Lucien, Yvonne, Fernarid, Jeamet te, 
Rolande, Corjnne, Jean-Guy et Gisèle. Au fil du 
temps se sont ajoutes 34 petitçenfants, 71 arrière- 
pei-ics-enfciiits et 12 arriere-arrièe-petits-enfants. 

Mme-Louise Fmddrirc Godhui. le jour oit lc cenieriaire de XI ndis. !II< i r i I ~i Ic h i r  

Femme d u  début du siècle, pionnière et mili- 
tante, Marie-Louise traverse une vie riche en 
découvertes et  en évolution. Avec tous les 
cllangements dont le dernier siècle a kté témoin, 
on constate que notre centenaire n'a jamais eu 
peur de s'adapter. Un exemple? Sa famille dit que 
la pompe à eaii a vite ére installée dans sa mai- 
son. Loin d'elle l'intention de faire comme sa voi- 

Ir5'fi sine Augustine, et aller puiser l 'eau de l'autre 
côté du cl~ernin! L'eau courante, I'électrici té, la 
radio, le rkléphone, aucune de  ces commodités 
ne lui a échappé! 

Sage-femme renomtnée,  marie-Loiiise a toujours 
fait preuve d 'une g r a n d e  générosité et  de  
disponibilité pour assister les futures mamans 
lors de leurs accouchements. Faire bouillir l'eau, 
stériiiser les linges appropriés, préparer le rituel 
nécessaire, tout cela n'avait aucun secrel pour 
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elle.Avec liabiteté et maîtrise, il lui arrivait f i~ -  

fois de jouer le rôle du médecin, qui tardait à 
arriver. 

Femme tenace et avant-gardiste, sa détermina- 
tion l'a menée rapidement en tète d'un com- 
merce florissant. Un cominerce qu i  continiie 
encore aujourd'hui à travers ses petjcs-enfants. 
Eh oui! La (r cun cle bleuets à Marie-Loiiise » est 
devenue une marque de commerce reconnue et 
renommée : les Bleuets Godbout. Si on les retrou- 
ve main.tenant chez l'épicier, c'est le cas de dire 
que la détermination de Marie-Louise a porté 
fruit.. . 

On dit de Marie-Louise qu'elle est une femme 
toucharite, spontanée, et capable d'emerveille- 
ment intense. Que ce soit pour Lin oiseau à la 
fenétre, un plant de grosses tomates, un bouquet 
en fleurs, une ch.audière de  barbottes fraîche- 
ment pêchees oii encore, il11 petit cadeaii à 
développer, soli sourire et le bleu ciel d e  ses 
yeux s'iiiuminent et se remplissent d'amour. 

2 3-- h.TX-7 f 

1 ' CP 
\- LES GRANDES F M I L l E S  
i ! 

Les familles comptant plusieurs enfants étaient 
très courantes il y a qiielques decerinies. Nous 
avoris entre autres l'exemple des de,ux sœiirs 
Madeleii~e et Rita Asselin, filles d'Alice Pare et de 
Joseph Asselin.Toiites deux ont donné naissance 
a 14 enfants, huit Mes et six garçons chacune! 
Madeleine était l'épouse d'Henri Boutin, décédé 
le 15 juiiiet 1993. Rita était I'épouse de Fernand 

Mo Gagnon, décédé le 31  août 1968, le jour du 
mariage de sa fille Denise, laissant Rita seule 
pour fmir d'élever sa fanilille, lc plus jeune ayant 
alors deiix ans. 

Cher Joseph Zemiezcx 

Joseph Lemieux conirnence ses fréquentations 
avec A i m a  Langlois, d'Armagh, alors qu'elle t n -  
vaille comme servante chez un médecin de  
Québec. Ils s'épousent le 17 septembre 1928, et 
s'établissent sur le bien paternel, dans le lZr Rang 
de Saint-Raphaël. Une vie bien remplie les 
attend. Ils devront aussi faire beaucoup de sacri- 
fices, mais Alma est prête à tout. Dix-huit enfants 
sont nés de cette union. Leurs parents les font 
instruire, pour la plupart. 

Alma est ilne personne doiice, accueillante, et 
une cuisinière hors pair. Elle travaille sans 
relâclie, confectionnant tous les vêtements des 
enfants, très souvent avec de vieux Inanteaux 
qu'elle tourne à I'erivers polir les remettre à 
neuf. Elle tricote aussi des bas et cles mitaines. 
Diirant l'été, elle installe son métier sur le fenil et 
tisse des couvertures pour la maisonnée, avec la 
laine fil& et la catalogrie caillée durdnt l'hiver. 

Alma doit aller puiser l'eau dans la source du 
voisin pour les besoins de la maison. L'hiver, eue 
fait fondre de la neige pour faire le lavage. Eue 
cultive un grand jardin, toiijours bjen entretenu 
et entouré de fleurs. À proximité de la demeure, 
on  a planté beaucoup d'arbres fruitiers. Le ver- 
ger regorge de  bons fruits. 



Pour sa part, Joseph est un homme sévère et 
imposarir. Il sait se faire écouter. C'est aussi un 
bon travailleur. Durdnt plusieurs hivers, i l  doit 
s'exiler en Abitibi pou r  travailler cornme 
bÛcheron.Toujours prêt a rendre service, il est le 
soigneur des arUnlaux de son entourage. Il aime 
entre autres les chevaux. 

Même après une grosse journée, il prend tou- 
jours le temps d e  lire L'Actioiz C ~ t t h o l i q ~ e ,  
curieiw de se renseigner sur ce qui se passe à 
travers le monde. U n  &té, il trouve u ~ i  moyen 
d'occuper ses enfari~s qui sont per~sionnaires 
durant  l'année scolaire. 11 plante de grands 
champs de  fraises. Cette récolte est assez 
payanre à cette époque. Ce revenu supplémen- 
taire aide à payer les études et à offrir à la famiiie 
un cadeau bien niérité : une Ford 1936, achetée 
au prix de 640 $, dans les années 194445. 

Chez les Lemieux, on passe de beaux dh~ancl-ies 
à jouer au basebail. Diinnt l'hiver, les pliis âgés 
sont les bienvenus pour jouer aiix cartes, aux  
pich~i?uI/es, ou regarder la telé gagnée par Cécile 
en décembre 19 55. Mais tous ceux qui  arrivenr 
avant sept 11eures doivent s'agenouiller et  réciter 
le chapelet avec la farnille. 
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Leur père, Léopold, est cultivateur, vivant des 
produits de la terre. 11 a aussi quelques ariirnaux. 
Beaucoup d'enfants travaillent aux champs avec 
leurs parents. Madame Aubé fait toujours un 
grand jardin devant la maison. Au printemps, on 
sème les pommes de terre en quantité impor- 
tante a f in  de pouvoir nourrir toute la bmilIe. Un 
des ahés garde les pliis jeunes à la maison. pen- 
dant que les autres sont aux champs. Les enfants 
vont à l'école du  5 c  Rang (ils deineurent alors 
dans le R m ) ,  faisant le trajet à pied matin et soir. 
Un voyage de  quatre à cinq milles! L'hiver, quand 
il fait rernpêre, les parents conduisent les enfants 
à l'école avec une berline à chevaux. Le soir, on 
fait les devoirs scolaires à la lueur de la lampe h 
l'huile. 

Pendant I'érk, des quêteux s'arrêtent à la maison 
et la famille les garde à coucher. Comme la mai- 
son est très petite, on fait coiicher les quêteux 
dans la tasserje à foin, d'où ils repartent le Jende- 
main. Madame Aubé est décédée en juin 1957. 
Son niari et la plus âgke de ses fdles, Ruse-&ma, 
ont pris soin des enfants. Quand monsieur Aubé 
décèdera son tour, en 1975, la grandc sœur 
Rose-Mna continuera de veiller sur la f a n a e .  

Alma  est décédée le 20 décembre 1986, et  
Joseph,  le 9 a o û t  1990. À leur famille de 
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18 enfants sont venus s'ajoiiter 48 petits-enfants 
et: 4 8  arrière-petits-erihnts. Pour connaître le 
nom et l'occupation de chacun des 18 enfants, il 
suffit de se réferer h la section des familles com- 
manditaires, sous Joseph Lemieux. 

Chez Léopold Azcbe 

Léopold Aube se marie en 1935, avec Emma Roy, 
fille cle Michel Roy. De cette union naîtront 
25 enfiirlts, dont deux couples de jumeaux. Il 
reste aujourd'hui douze enfants vivants : Rose- 
Anna: Béatrice, Paul, Gemn~a ,  Jeannine, Denise, 
Lauréat, Marie-Paule, Adrien, Henri,  Victor et 
Daniel. 
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'hier à aujourd'hui, les terres fertiles de 
Saint-Raphaël se sont prêtées à la culture 
de fruits, de grains et de légiimes, à l'éle- 

L vage d e  troupeaux.. . Voyons quelques 
activités agricoles, comme on Ies pratique, d'hier 
à aujourd'hui. 

Les sucres 

Avec le premier dégel, 011 bat les chemins qui 
conduisent à la cabane à sucre que l'on retrouve 
plus ou moins ensevelie soiis la neige. On utilise 
le meiileur chevai, pour passer une prem.ière fois 
dans tous les chemins de l'érablière. Une fois 
rendu, on sort: les tonneaux vjdes de vin ou de 
mélasse, qiij ont séché depuis le printemps 

01/ prkcédenr, et on les couvre de neige. Au soleil, 1. 
celle-ci fondra, ce qui fem gonfler le bois, amélio- 
rant ainsi l'étanchéité des ronn-es pour la cueil- 
lette de l'eau d'érable. On peut aussi arroser les 
barils d'eau bouillante pour obtenir le même 
resu1ta.t. 

Suivra la corvée d'enrailiage et le grand ménage 
de la cabane. Quand tout est prêt, on peut corn- 
mencer a recueillir la seve qu'on vide dans une 
fonrze pour la transporrer à Ia cabane et la 
transvider dans iin grand bassjn. Ensui te ,  on 

remplit les casseroles installées sur un feu de 
cirnetit que l'on chauffe sans arrêt, pour obtenir 
du bon sirop d'érable. Du lard salé, suspendu aii- 
dessiis de la casserole, empêclle l'eau de  dehor- 
der pendant qiie le sucrier retourlie recueillir la 
sève ou se permet de piquer un somme sur le 
gci,zoz~k (banc de bois avec dossier) avec, e n  
guise d'oreiiiec, une pociie de fojn apportée pour 
nourrir le cheval. Si les chemins de cabane 
deviennent trop mauvais, on utilise un gros bœuS 
d m  de rie pas blesser les chevai~u. 

Avant les armees 1950, on utilise de la tôle pour 
fabriquer les chaudières. Celles-ci se lavent et 
s'empilent difficilement. Les chaudières en alu- 
minium, qui leur succéderont, salit plus pra- 
tiques et Pdciles à nettoyer. Arrivénr aussi les 
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Anloine Raby et sl semeuse. dans les xnni.6 1940. 

évaporateurs fabriqués par Félix Beaulieu, de 
Saint-Rapliaël, et les belles casseroles en fer- 
blanc. 

Durant les années 1980, la t-ubulure fait son 
entrée. Doréiiavant, des pompes amènent l'eau à 
la cabane. Des séparateurs permettent de réduire 
la qiiantité d e  sève en conservant la partie 
sucrée de l'eau d'érable. De gros évaporateurs 
chaulfés à I'hiiile ou au bois ainsi que des pres- 
ses ?t sirop s'emploient pour la transformation de 
la sève de nos érables en un produit recherché, 
tant pour  sa qualité que pour son goGt 
délectable. 

Les semences 

Ides sucres terminés, le soleil ayant réchauffe la 
terre, ori peut penser a u  semences. Nous rainas- 
sons les plus grosses roches avec une plare- 
forme tir& par un b e u f  oii un cheval. Par la 
suite, on creuse des fossés a la petite pelle pour 
égoutter le termin. On herse pour mieux prépa- 
rer le terrain afin que  le paysan puisse semer. II. 
remplit de grains u n  sac qu'il porte en ban- 
doulière. 11 y puise le grain,  poignée aprks 
poignée et, marcl-iant d'un bon pas, il sème uni- 
formément. Un peu plus Tard on utilisera un sac 
avec iine maniveLie pour semer les grains d e  rnil 
et de trLfle. 

Les semences terminées, il faut encore ramasser 
les perires roches. Une tâclie qu'accomplissent 
les enfants le samedj, et qu'ils ont: en horreur! 
Puis, on aplanit le champ avec un rouleau, ce qui 
facilitera la coupe du  grain et d u  foin. 
Aujourd'hui, on se sert de la niveleuse tirée par 
un tracteur. On emploie aussi de grosses herses à 
disques o u  à ressorts, ou encore, des herses tour- 
nantes. Des semeuses combinées distribuent à la 
fois l'engrais chimique et les grains sur le champ 
nouvelleinent hersi.. D 'au t res  semeuses plus 
récentes sont munies de deux couteaux. L'iin 
tranche le sol, l'autre distribue la senience sur 
une prairie non labouree. L'analyse des sols per- 
met de distribuer les doses requises d'engrais et 
de régulariser le taux d'acidité des terres par 
l'épandage de chaux. 

Autrefois, on seinait de l'avoine et: un peu de sar- 
rasin. On battait le sarrasin, déposé dans iine 
grande cuve à rebord, avec un fléau. On appor- 

19.; 
tait ensuite le grain au moulin pour faire de la 
farine.  Aujourd'l~ui, la culture des céréales est 
plus diversifiée. On sème de l'avoine, de l'orge, 
du canola et même du blé d'Inde, le tout pour 
nourrir les animaiix. Certains cultivateurs otit 
même leur propre « moiilange )h po.iir fabriquer la 
moulée. Depuis quelques années, le purin de 
porc est utilisé pour fertiliser les terres agricoles. 
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On sème assez de maïs pour et1 faire uri dessert 
appelé « blé d'Inde lessivé )j. Pour le préparer, or1 
met à boujllir de la cendre dans de l'eau. On la 
coule pour en retirer de l'eau claire, laquelle sert 

Les r&coltes 

Le potager, ensemencé à la fin de  mai, fournit ses 
bons légunies durant l'été. P1.usieiirs fermiers ciil- 
tivent aussi de grands champs de pommes de 
terre. On ramasse les pliis belles pour les provi- 
sions d'hiver. Les plus petites servent à nourrir 
les cocl~oi~s. De là vient I'expression de patates ii: 
cochons. On tes b i t  cuire dans un gros chaudron 
de fer installé sur un feu de  ciment, près de 
l'étable. On récolte aussi des champs enriers de 
rumbagas (cl-iou-navet ou chou de Siam) pour la 
maisonnée et le bétail. 

Plusieurs fermiers cultiveilt également du maïs 
que l'on coupe alors qu'il est encore vert. Un 
vrai délice pour les vaches! D'autres entretien- 
nent aussi des champs de fraises. N'oublions pas 
non plus les petits fruits saiivages. On part à 
bonile heure le matin, avant que le soleil ne soit 
trop ch.aud, p o u  rdmasser fraises, framboises oii 
bleuets à tnvers les pâni rages et les broussaiUes. 
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Certains types de fèves et de pois se mangent 
durant l'&té. On en cultive d'autres variétés que 
l'on Bit sécher pour les écaler afin d'en extni.re 
les liaricors p0u.r les fèves au lard, et les pois pour 
la soupe a u x  pois. On rkcolte aussi tout ce qii'il 
fa-ut pour faire des marinades oii des herbes 
saiécs pour I'luver. Un espace est même réservé à 
la culture du tabac.AvanL les gelées d'automne, 
on le coupe ct  on le fait sécher lentenient dans 
u n  endroit frais et sec. De plus, bien souvent, de 
grosses citrouilles trônent dans iin coin du jardin! 

à faire-bouillir les épis jusqu'l ce que les grains 
s'en détaclient. Les grains deviement alors tout 
godés. On les rince dans plusieurs eaux avant 
de les manger avec du  sirop d'érable ou de la 
mélasse. C'est un regal et un mets soutenant 
pour le temps du Carême. 

Presque toutes les fermes possèdent uii verger. À 
la fin de I'été, on croque de bonnes pommes 
blanches. À l 'automne,  on se délecte de  
savoureuses pommes rouges fraîchement 
tombées. Q n  les cueille vers la fin de septembre 
et on conserve les plus belles pour le temps des 
Fêtes. 

Le progrès porte aussi ses frtcits 

Pour récolter le grain, on a commencé par utili- 
ser la faucille. Par la suite, on l'a remplacée par la 
petite faux dm de ne pas égrerier les épis mûris. 
Ensuite est venue la javeleuse, tirée par un 
cheval. Le grain est alors coupé avec une faux, il 
tombe sur une table q u e  les râteaux viennent 
déposer sur le champ par petits paquets. Une 
fois séché, on ramasse le grain avec une fourclle. 
On le battra à l'automne ou à l'hiver mec une 
batteuse activée par un moulin à vent ou encore, 
par un Horsq?o?-t. Cet instrument consiste en un 
pont en pente o ù  l'on fait grimper un cheval. 
Celui-ci, en marchant, fait tourner une poulie 
reliée à la batteuse par une courroie. Plus tard, le 
tout sera remplace par un engin stationilaire. 

Par la suite, on verra dans les cl-iamps la grosse 
moissonneuse a trois cl-ievaux, quj fait des 
srozsck~ (gros bailots de grains atmches avec une 
corde). Quand les corvées du battage commen- 
cent, les fermiers du rang s'amènent avec leur 
voiture pour ramasser le grnin.Tout doit être prér 
5 l'arrivée de la batteuse Louée à l'heure. Pendant 
que les uns décliargent, les autres remplissent les 
voitures vides. Le grain coule dans iin silo pa r  
Urie dalle et la paille est soufflée sur le fenil. 



Quelle tacl-ie désagréable pour le propriétaire de 
la ferme! Coinme il  doit fouler cette paille, il en 
ressort le visage et les membres noirs cornme du 
charbon! 011 bat jusqu'à très tard le soir, car i l  
n'y a pas beacicoiip de batteusés disponibles. 
Arijourd'hui, les aiidaineuses et les rnoisson- 
neuses-lianeuses assurent la relève. 

À l'aiitonine, le laboureiir d'autrefois marchait 
derrière sa charrue tirée par un bœuf 0.u iin 
cheval. Puis est venue la cl-iarrue sulky, muninie 
d'un siège. Par la suite, on verr;i la charrue à deux 
socs tirée par i i r ~  tncteur. Aujourd'hui, une ch;tr- 
me compte trois ou quatre socs, parfois plus. 

. 

trempant dans une auge d'eau. Cette meule est 
rnancruvrée à la main, souvent par les enfants. Le 
fermier doi t  quand m ê m e  apporter ,  d a n s  sa 
pocl~e arrière, iine petite pierre, pour la passer 
de temps en temps sur sa faux afin qu'elle garde 
son tnncl-iant. Un bon faucheur coupe de beaux 
andains qiii s'alignent en rangées derrière lui. Si 
c'est du trèfle; on doit le mettre en veillotçes. 
Une fois fane, o n  le dispose en rangs ou on défait 
les veilloctes pour finir le séchage. Par la suite, on 
le charge dans des charrettes 2 foin (grands 
paniers a barreaux). Le fermier dépose le f0i.n a 
l'aide d 'une fourche 2 trois fourchons xppelee 
broc. La fermière passe le râteau et les enhnrs 
foulent le foin. Quelle tâche épilisante sous un 
gros soleil! 

Riis sont arrivés le moiilin à faucher, le caceau et 
le chargeur,  q u e  l 'on ins ta l le  derriirre u n e  
ooiturc,  le toiil tiré par des chevaux. P o u r  
décharger le foin, on dispose d ' u n e  grosse 
fo~irche poun-e de quatre  grappins ou crochets 
retenus par un cible passant dans des poulies, 
tiré par un chevitl. En arrivant dans la grange, on 
déclenche le mécanisme q u i  fera tomber la 
fourchecée pleine de foin. 

Lrr fenaison ou tenzps des foins 

À la mi-juiJIet, 5 la floraison clu mil, on com- 
mence ta récolte des foins. On les coupe à la 
petite faux qu'on affûte avec une rneiile ronde 

Quand les tracteiirs font leur apparition, vers les 
années 1950, toute  l a  mach ine r i e  ngricole 
s'améliore. On voit appadtre  des fauchezises, des 
dtcaux de côté, des presses à foin, des presses 
avec lance-bal.les, etc. 
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L'bibercntion des a.r#.imnux 

L'automne marque la rentrée des animaux dans 
l'étable. Le bétail occiipe des scaiies en bois avec 
une crèche pour déposes le f0j.n arrache dure- 
ment de  Ia tasserie. Anciennement, pour les 
abreuver durant l'l-iiver, on puisait l'eau avec une 
cl-iaudièce dans une source ou un puits, pour 
l'apporter ensuite dans de longues auges de bois 
creiisées dans une kpinette, de préférence avec 
une tige OU m e  herminette.Avec l'arrivée de la 
pompe a bras, ce sera déjà plus facile de tirer 
l'eau du puits. Chaque soi.r, à la lueur d'un fanal, 
on nettoie les allées à la peiie, puis on eiivoie le 
fumier d a n s  une shed. 1.e meilleur coin de 
l'étable est réserve aux chevaux, ainsi que Ie 
meilleur foin de mil et de trèfle. 

Ceux qui ont des moutons les laissent h.jberner 
dehors une partie de la saison. Au printemps, 
avant l'agnelage, on les rentre dans la berge.rie 
pour la tonte. Pour ce Fdire, avant l'apparition dii 
clipper (tondeuse), on utilisait des ciscaiix. Une 
fois la laine ramassée, on la nettoie, le plus possi- 
ble à la main, avant de la laver dans de grandes 
cuves poiir la blanchir. Puis on l'érei-id pour la 
faire sécher. Après quoi, il bu t  I2cba1pa'll~r. On 
peut alors expédjer la laine au moulin à cardes. 
On est ensuite fin prêt à fder les gros boudins de 
laine au rouet. Ne  restera plus qu'à sortir les 
broches à tricoter! 

L'unzélioration des fermes 

Avec les octrois versés par le gouverne- 
ment provincial, les cultivateurs ont 
commencé à recourir à des bztildozers 
pour dkfricher un coin de terre, enterrer 
les roches, hire baisser de gros bzttto~~s 
oii creuser des fossés pour drainer les 
champs. Vers les années 1950, chaque 
fermier a droit à cinq l~eures d'octrois 
dii gouvernement provincial pour  
defrayer parriellenient les frais ainsi 
encourus. Il acquitre le coût des heures 

(3%) 
Vers les années 1960 s'amorcent les plans de 
drainage. Drainer un terrain consiste à installer 
des drains de grés de douze pouces, joints bout à 
bour, et de les recouvrir de terre par la suite. Ce 
travail élimine les fossés un peu partout, ce qui, 
au coup d'œil, montre de vastes chariips unis. 
Aujourd'hui, ces drains sonr faits de matière plas- 
tique et on les pose avec une pelle mécanique. 
Aussi, on ne voit plus de clôtures de pieux; on 
les a remplacées par des broches électriqiies que 
l 'on déplace à volonté. Avec l ' imposante 
machinerie, moins on a de clGtures, plus facile- 
ment le travail s'effectue. 

L'industrie laitière a toiijours occupé une grande 
place dans notre paroisse. À une autre époque, 
un cultivateiir qui possède plus de cinq vaches a 
un troupeau dans la moyenne. Matin et soir, on  
trait les vaclles à la main. O n  attache celles-ci à 
une clôture, non loin de la maisoil. Plus rard, la 
traite sera encore faite à la main, mais on pourra 
écrémer le fair avec un centrifugeur actionné par 
une manivelle. On refroidit la crème dans un 
puits ou dans une source d'eau. Chacun fabrique 
son beurre, er le surplus de crème est acheminé 
à la beurrerie du village. Quand l'électricité est 
distribuée dans les rangs, vers les années 1940, 
beaucoup de  nouvcaiités l'accompagnent : la 
pompe à eau électrique, le centrifuge électnque, 
les abreuvoirs alimentés par  u n e  pornpe 



électrique. On a la possibilité d'augmenter le 
troupeau pour atteindre dix vaches ou plus, sans 
compter c~uelques truies avec porcelets. Certains 
fermiers élkvent plusieiirs poulets pour la chair, 
d'aurres pour la production des mufs. 

À la frn des années 1950, une tr6s belle invention 
révolutionne l'industrie laitière : la crayeuse 
mécanique. ;\ partir de 1965, les bidons de lait 
seront ramassés chaque jour par un camion pour 
être acheminés vers l'usine cle tmnsformation, a 
h Duranraye. À cette époque aussi, le 1n.ctoduc 
(pipeline) fait son apparition . Le gouvernement 
attribue des octrois p o u r  la constriictiori de 
chambres à lait et il instaure les quotas de lait. 

L'insémination artificielle est adoptée  par  
plusieurs producteurs, vers 1970, ce qui con- 
tribue grandement à améliorer les troupeaux. 
Malgré toutes ces nouvelles politiques et innova- 
tions, 30 % des agriculteurs délaissent la produc- 
tion laitière. Par contre, ces mémes chaiigements 
contribuent à an~éliorer la qualité du lait, @cc à 
une  réfrigération plus adéquate et  à une 
meilleiire p rop re t é .  Et malgri  u n  nombre 
restreirtt de producteurs, la quantité de Iait a aug- 
menté. DL saisonnière, elle devient annuelle. 

En 1972, iine manifestation monstre a lieu à 
Ottawa pour obtenir une augmentation dii prix 
du lait. Diirant ces années, un prodiicteur moyen 
possède environ 25 vaches a lait et quelque 
25 truies avec porcs d'engraissement. Vers les 
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années 1980, le gouvernement insiste pour 
qu'un bâtiment soit réservé exclusivement aux 
vaches lairières. Les porcs et les autres animaux 
ne devront plus cohabiter avec Je troupeaii lai- 
tier. Les cultivare~irs doivent faire un choix entre 
la ferme laitittre ou la prodiiction cle porcs, de 
poulets ou de boeiifs de bouclierie. Le gouverne- 
ment fédéral apporte iine aide in~portante e n  
versant des subsides pour la production laitière. 

L'assurance-stabilisation est aussi instaurée pour 
les autres productions : porcs, veaux d'eni- 
bouche et mufs, ce qui arnkliore les revenus des 
producteurs. Ilassurarice-récolte leur est égale- 
ment offerte, ce qui contribue à accroitre la 
rentabilité et L'efficacité cle I'agïiculture, dans le 
respect des normes et des qiiotas permis. 

En production laitière, depuis les ailnées 1370, la 
quantitk de Iait a augmenté d'environ 1.5 % par 
arme,, Les facteurs contribuanr A cette améliora- 
tion sont de meilleurs fourrages, 1'améliorat.ioo 
de la génétique @ce à l'insémination artificielle, 
voire même les transferis enibryonnaires.  
Mentionnons que nous avons une équipe de 
vétérinaires très dévoués et très compétents. 
Sept jours sur s e p ,  vingt-quatre heures sur  vingt- 
quatre, ils répondent aux urgences. Ils encoura- 
gent fortement les soins préventifs, ce qui con- 
tribue à maintenir un cheptel producrif et sain. 



A? 'industrie porcilte 

La production porcine a bien évolué depiiis 
vhlgt ans. Tl suffit de penser à l'i.nsémjnation arti- 
ficielle. Cette méthode présente des avantages 
pour l'élevage du porc. On peut  avoir accès à 
des races dont la génétique est plus perfor- 
mante. De cette façon, le producteiir améliore 
son troupeau sans avoir à payer très cher pour 
un verrat de reproduction. Le n~eilleur argument 
qu i  milite en  faveur du recours à I'insémination 
est: de contrer la maladie. Le risque est  consi- 
dérablement diminué, comparativement i l'achat 
d'uil verrat qui peut être porteur de  maladie et 
contaminer tout le troupeau. 

Chez certains producteurs, les porcelets sont 
sou~nis ail sevrage vers l'âge de 21 à 28 jouis. Ils 
sont alors transférés dans une chambre appelée 
paupomi2re timdis que leur mère est retournée 
à 1.a gestarion. Qiiand les porcelets ont atteint le 
poids et l'âge requis. ils sont recond~iits pour 
l'engraissement, qui  se pratique sur litière et 
avec Lin soigtieur autoniatique. Certains produc- 
teurs en~ploient une litière composée de paille 
de cariola. Les porcs sont tous pesés avant la sor- 
tie pour l'abatrok. 

Les instrumlaeizts nrcrtoires ?nodentes 

La f a u c i l l e ,  ta faiix, le moiilin a faucher e t  
l'andaineuse ont précédé l'arrivée sur le marché 
de la faiictieuse conditionneiise. Elle a pour 
car;tctérisciques pri.ncipales de couper IL foin en 

.IO0 mrigs et de l'essorer partiellement en passant à 
travers de gros roiileaux lors de la coiipe. La 
presse i bal les  rondes est aussj relativement 
récente. Elle s'accompagne de l'cnrobeuse, qui 
t'habille d'une pellicule blanche de plastique. 
L'enrobage est ir-idividuel ou en boudins de 50 
ou 60 balles. Ainsi enveloppées, ceilesci conser- 
vent un taux d'hiimidité variant entre 45 96 et 
GO %, ce qui  favorise une fermentation compara- 
ble a l'ensilage. C'est aussi une économie d'es- 
pace dans les granges et urie méthode mpide et 
efficace pour conserver une bonne qualité de 

c - u  
fourrage. Grâce aux nouvelles technologies, on 
effectue souvent crois coupes de foin durant la 
méme saison. On obtient ainsi un  taux de pro- 
téines plus élevé, lequel contribue a iine alimen- 
tation de  meiileurc qualité et a une prodiiction 
supérieure. 

Les années 1990 amènent dans leur sillage la 
nouvelle presse rectangulaire. Plusieurs produc- 
teurs adoptent aussi la faucheuse rotative fabri- 
quée sur le concept de la tondeuse à gazon. À la 
place d'une faux, on installe des disques munis 
de couteaux qu i  tournent vers le centre de  la 
barre de coupe, de sorte que la coripe et le débit 
sont plus rapides et pliis doux. 

Le syndicalisme agricole 

Le synclicalisme agricole moderne au Qiiébec 
prend son ei~vol en 1924, éclipszint les organisa- 
tions d'alors, avec la fondation d e  l'Union 
catholique des cuttivateurs (UCC). On CO tinaît 
mieux l'organisation sous le nom qu'elle a 



adopté e n  1972 : I'Uniori des producteurs ag i -  
coles (UPA). Les producteurs de Saint-Raphaël 
connaissent bien le journal LGI Terre de chez 
nous, que I'UCC foncle eri 1929, afin de ren- 
forcer les liens entre ses membres. En 1932, 
I'UCC de Québec-Est est formke, et le cornté de 
Bellechasse en P ~ i t  partie. De  nos jours, Saint- 
Raphaël fait pa.rcie du syndicat de la Plaine de 
Bellechasse, qui regroupe aussi Beaumont, Saj.nt- 
Michel, S;iint-VaUier et La Durantaye. Soulignons 
que de 1952 à 1958, Alcide Fradette, riatif de 
Saint-Raphaël, préside la fédération régjonalc 
dont fait alors partie notre paroisse. Un autre 
résidant d'ici, Denis Lemelin, tiendra les rênes du 
syndicat de la Plaine de Bellechasse, de 1990 
à 1998. h solidarité et l'action coiiective sont les 
forces foridamentales du mouvement agricole. 

Regard szcr In modernité 

La génétique, améliorée par Ilinséminacion artifi- 
cielle, a considérablerner-it reformé le troupeau. 
Les vaches sont plus grosses, plus grandes et de 
meilleures productrices. El t es réclament plus 
d 'espace dans  l 'étable pour  leur confor t .  
Certaines bénéficient même de matelas, faits de 
çaouccl.iouc recyclé. Le bien-être du troupeau 
contribue 5 une production laitière optimale. Au 
moyen de programmes d'analyse des troupeaux 
laitiers, on comptabilise, en kilos, la quantité de 
lait produite par chaque vache, avec son t a w  de 
gras et de protéines. On peut ainsi établir un pro- 
gramme d'alimentation personnalisée à chacune. 
Ces progammes sont enregistrés sur ordinateur. 
Ils sont retransmis siir un système de robot elec- 
tronique, de façon à distribuer a chaque vache sa 
ration a.lirnencaire de quatre  ii sjx fois par joiir, 
selon le programme préétabli par un conseiller 
en niitririon animale. Le système de traite 
compte pour beaucoup dans la productivité. Le 
lactoduc est maintenant à fort débit, le lait étant 
acheminé par des tuyaux de larges diamètres. 

Les tnyeuses sont contrôlées électroniquement; 
avec indication de la quantice de lait, du débit, du 
temps de la traite, et elles se retirent autorna- 
tiquemenc. Par ailleurs, les producteurs laitiers 

doivent  s 'adapter  à la mondialisarion des 
marchés. L'agriculteur doit constamment 
améliorer son efficacité et son rendement pour 
faire face à l'avenir, tout en conservant une 
meilleure qualité de tie possible. 

Notre paysage agricole, en 2000 

Depuis de nombreuses années, le secteur agri- 
cale contribue à la dynamique économique de 
chez nous. Qu'en est-il actuellement? Production 
acéricole : 31 5 000 érables exploitées à 90 %, 
donnant une production de 630 000 livres de 
sirop, ce q i ~ i  représente des ventes annuelles 
d'environ 1 008 000 $. Production forestigre : 
nous vendons princjpaternent du bois de sciage 
(4 760 r n 3 )  et ,  loin derrière, du bois de pulpe 
(680 mî). Figurez-vous l'équivalent de 80 vans 
chargées d e  bois, pour des ventes annuelles 
approximatives d e  209 000 $ .  Product ion 
laitière : un cheptel laitier dc 355 vaches tora- 
lisant des ventes de lait d'environ 887 500 $.  
Production bovine : les vaclzes-veaux toiatisent 
380 sujets, dont les ventes s'élèvent à quelque 
323 000 $ .  Pour ce qiii esr des ventes de viande 
bovine, elles sonr d'environ 147 000 $, et issues 
de 20 % des animaux de remplacement (secteur 
laitier et bovin). Product ion porcine : elle 
regroupe 27 200 porcs à l'engraissement et 
845 femelles reproductrices, pour des ventes 
annuelles de 4 672 000 $ environ. Production 
maraîchère : ce secteur compte des productions 
variées {producteiirs de fraises et de framboises, 
un pomiculzeur, une serre de fleurs et légumes, 
iin apiculteur, un producteur ovin), pour une 
somnle d'environ 300 000 $ 

Le ch.iffre d'affaires agricoles annuel de Saint- 
Raphaël s'élève, en 2000, i 7 546 500 $ .  Selon les 
données de I'UPA, notre localité compte aujour- 
d'hiii 45 n-iembres enregistrés sous le titre de 
p roduc t eu r  o u  de productrice agricole. 
S'ajoutent à ceux-ci les transporteurs, les crans 
formateurs et les commercants qui, tous ensem- 
ble, con tribuent à faire progresser l'éconon-iie 
locale. El 
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PANS LES PATES ET PAYIERS 

À la fm du XE. siècle, Ia Côte-du-Sud se tourne 
vers l'exploitation du bois de pate, soul-iaitant 
ainsi profiter de l'essor de l'industrie des pâtes 
et papiers. À l'kpoque, les États-unis cherchent 
de nouveau territoires de coupe, ayant raréfié 
les leurs par des coupes excessives. Anselme 
Plante, un résidant d'Armagh, ouvre un premier 
établissement à Saint-Raphaël, près d u  lieu 
appelé Arthurville (rang du  Saiilt), en face di1 
moulin Caron. En 1889-1830, notre usine de 
pâtes et papiers possède trois défibreuses et 
deux presse-pâte qui produisent 10 900 krlos de 
pâte en 24 heures. Les anciens se souvienilent de 
la « factorie B, qui aurait pi1 faire le renom de la 
localité dails le domaine des pâtes et papiers. 
Mais la mort accidentelle de l'un des promo- 
teurs ,  Misaël Morin, jettera u n e  ombre  au 
tableau. 11 s'est noyé au cours de la construction 
de  l'écluse. Ce malheureux incident déconcerta 
les promoteurs. Le moulin com;lîrra deiuc. autres 
propriétaires avant de cesser ses opérations, 
probablement vers 1893-1894.8 

La centrale hydroélectrique de Saint-Raphaël a 
fait ronronner ses turbines dès 1921, au-dessus 
des eaiix de la Rivièredu-Sud. Nicliée au cmur de 
la route du Pouvoir, elle est un témoin de la pre- 
mière vague d'indiistrialisatioi~ au Québec.  
Depuis 1993, après une pause de onze ans et un 

")' dernier changement de propriétaire, la centraie a 
repris du service, sous l'égide d'un promoteiir 
prive. Elle relève d'ailleurs aussi du domaine 
privé, à ses débuts, ayant kt6 créée par La 
Corporation d 'énergie  de  Montmagny, une 
entreprise q u e  contrôlenl: les frères Maurice 
Rousseau, président, et Lacasse Rousseau, chef- 
inghieur. 

Visilii ~ruiurlr à la ccnir;ilc Iiiilrnélectrji[uc, cn 1953, des représentants sydic;iw; el 

d'i,ffiricn r l i b  la Québec Powcr. 011 !. rrcoiinaii. a l a  1" rariri?. 111 ccriirc. R.c!riiontl 
Bmnrd. d Is 2' nngée (:a pair (lu 9 pcmnnnwee) . buis Xlnriinv~u, b p l d  l'ilsrd, 
Phï&ben (fi-Jos) Kemard krtikc ce dernier, on voit ]MI-Yves üosxlin. RiPjnaid Haby 
ei. dmmt liii : Antonio Hnion, Henrl Rop slirin~ndaoi, Jos Pouün et h-mand Roy 

La centrale de Saint-Raphaël est initialement 
mise en service avec deux groupes turbines- 
alternateurs l-iorizontaux. En les remplaçant 
en 1926, on  en profi tera pour  a jouter  u n  
rroisièrnii groupe,  ce qui porte la puissance 
définitive installée à 3,2 MW. Les sites de l'anie- 
nagement comprennent notamment une con- 
duite forcée en bojs clleminant suc 2,3 kilo- 
mètres, qui relie le réservoir à la centrale. Elle 
comporte, sur sa surface, un trottoir étroit ser- 
vant à l'inspection. On affirme que les I-iommes 
travaillant a la centrale utilisaient ce chem.in 
improvisé. Certains y roulaient même à bicy- 
clette! L? condiiite forcée d'origine sera recons- 
truite entre 1940 et 1945, par sections, et suivant 
un tracé different.  Elle es t  faite d e  pin d e  
Colonibie, enduit d e  créosote. Il ne faut pas 
oublier le  barrage en maçonner ie ,  long de  
170 mètres  et d'une. hauteur  maximale de  
2 1  mètres, avec déversoir er prise d'eau incor- 
porés. En 1939, il est l'objet d'importantes modi- 
fications. 

La longue condui te  d'amenée chemine s u r  
quelques propriétés qui séparent le barrage et la 
centrale. I l  en est ainsi sur ceUe du cultivateur 



Jean  Deneault ( a u j o u r d ' l ~ u i ,  proprieré de  
Maurice NIurency, fils), qui vend à la Corporation 
d'énergie de Montrnagny un droit d'accès sur sa 
propriéti : 

Le zfendez.i~- cède de plz,f.s d In Corpoi-cirion. 
d'Énergie de kI01zimagt1y le dl-oit de poser et 
rnainteniv u pc?rp6!z.s.ilP sur Ies di& /los ~~urnél-os 
302 el 503 zln ~ ~ . [ - ~ ? G I L I  OLI con~iztite d ' o ? ~ ~ e n é ~  d èlz- 
riirolz six pieds de dinmètre Li I 'intérîei.~~: du us ki 
direction indicj~&&e s~n.r Ie.~plnj.zs de la diie corn.- 
pngizis, pour les fins de son dPualoppsmes7! 
h.pdro-@/eclriqidse (. . . IDs plus, In Coiporzltio17 
CI 'El~elgic. ,bIcjntm~rgn~y .s s~zgage B co~?stna i;re et 
à ,nail?tenir aztssi 1orzgtel;nps que le dit tu!,n~.r O L ~  

corzd~s i/e d'amen-tie ?-esteru SU r 10. propriéré du 
U ~ ~ ? C / P ) . {  I ;  ?.{.la ponl con~~e1?#171epou ~ ) G I S ~ =  e7 2 10 ~ d t  
rentps n~~-descct,s de In dice colzdtbitq à pied et el?. 

uo iiu re, i??.ên?.e awc des cba rges lot( rcles. et cela, 
L? I'mclroit que désig?wra le clic ueizdeti.?: II.. I .En 
foi de qrcoi 1ê uendszr.~- nynrll déclaré ne saï~oir 
sigj~er CLJ ~ e q ~ ~ l j ,  a fuit SLI ? ? ? L I / L ~ L ! ~  o?-cZn~lire el7 
présence de -/oseph Cadriri., czrltivateur: cte In 
paroisse cle Saiir.~-Rc~phaë!. c p l  a signé colnrrie 
rk?7?0ilz. 

Un b&os d la Quebec Power 

En juillet 1927, la Quebec Power Company 
achète La Corporation d'énergie de Monrmagny 
et, du coup, devient proprietaire de notre cen- 
trale. L'année sujvante, le 4 juillet, le site est le 
cadre d'un sauvetage qui vaut à son auteur d'être 
décoré de la médaille de Ia Canadian Electric 
Association. Ce jour-là, Henri Paquin,  u n  
eniployé, s'electrocute sur des fils chargés a 
15 000 volts. Adrien h q u i n ,  dors chef opemteur, 
est témoin de l'accident. II réussit à tirer la vic- 
tinie de sa position critique, malgré les risques 
toujours présents d'électrocution. La nouvelle 
fait vite le tour des médias regionau.  L'un d'eux 
spécjfie, des suites d'une fête donnée r n  I'hon- 
neur d'Adrien h q u i n  : C'est &1. Ie czrrk T~lr8eoi.i 
qui épingla In médaille SLC~'  Io poitrine c i t ~  htiros 
ct II y ezrf ensrrile {.!ne grancile réception chez lé. 
Dr J.-O. Saint-Pierre, ]naire de Snin.1-Raphaël. 

Le repos d'une pionnière 

Après la nationalisation de l'électricité, en 1963, 
Hydrri-Québec devienr propriétaire de  la 
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centrale. Elle con t i nue  de l 'exploiter  
jusqu'en 1982, a m &  où la production est stop- 
pée, car la conduite forcée est détériorée et  des 
problèmes de sécurité se posent. Dans un docu- 
ment d'analyse rédigé en 1988, et portant sur  
l ' aveni r  des instal lat ions,  Hydro-Québec 
souligne : 

L'cim&~zag@nmt de St-Raph ~ ë l  se disti) ,:y ide des 
autres cenbrnles nppartena ~ z t  à Wro-Québec 
par plusieurs élé-nzents rares et pnrticztliers. Le 
barrage en ~~znçonnerie cyclopéenne nppnra.Zt 
comme un élémuirr plî.~tijt Tore u2.t Québec. OIT ne 
conna?! poze~ le moment n ~iczi~z attrre .eam.énage- 
ment hydroékectr-iqz~e dont le barrage soit cous- 
Irttiir selon cefte méthode. L'a rch itecte~re de /LI 
centrale se dis fingue par son nz6hnge cl'derî7.en ts 

clnssiq~t,es et nzode?rzes. La uokumébrie du. bûri- 
men.! est ttnlqzte parmi les petites cenlrules ml- 

c ie lmes .  L 'elzseinble de I 'nménagement de  
SC-Raphaël n conserué In pIupart de ses corn- 

204 posantes d'origine npr& rant d'années d'ex- 
ploitation. Les g-rozipes horizo?ztnzrx sonr 
demezlrés intacts e f o??.f co merué tozttes lez& rs 
conqiosantes, nzênze leur couleur dto?-igirze, M L  
f(~.i t  rare parmi le parc de centrales d'Hydra- 
Québec. Les groz~pes sont n?zinis de vcalues de 
d@-pr.esviorz ef de fernzotui.~ ce qui s'avère rwe 
solz~tio?~ peu cozlrande c l z ~  pl-oblème Ai cm@-de- 
bélier lors de i'arrê~ des g r o z p s .  Ce sjisl81n.e 
pottrralf être zl-niqz~e U L L  Québec. a 

C;én&atdce d'emplois 

Près de la centrale, il. y avait des garages, un bâti- 
ment de fournaises, deux hangars, une résidence 
pour les opémteurs et une autre résidence, en 
bordim de la route du Pouvoir, pour le surinten- 
dant. Cette dernière est la seule de ces construc- 
tions qui  subsiste encore aujourd'hui. En 1994, 
Hydro-Québec la vend à Gilbert Thibaulr, qui 
l'habitait à loyer depiijs 21 ans. 

Jusqu'en 1959, le surintendant assiire le gardien- 
nage permanent de la centrale. 11 doit donc 
clemeiirer sur place. Le dernier surintendant à le 
faire est Henri Roy, de 2952 à 1959. Par la suite, 
cette fonction est confiée aux opecaceurs, en 
rotation. Les opérateurs qui ont muvré à la cen- 
trale sonc :Antonio Breton, Louis Martineau, 
Rosar io  Morin, Gilbert  Thibault et  Daniel 
Lemieux. 

Selon les travaux au programme, plusieurs autres 
résidants de Saint-Raphaël sonr embauches 
comme employés temporaires, appointés bien 
souvent, avec cl~eval et voiture, a une certaine 
epoque, iJ. va sans dire. Parmi le personnel régu- 
lier des dernières décennies, notons la présence 
d e  Philibert (Ti-Jos) Bernard,Arthur Garant, 
Hen.ri et Edmond Lemieux, Philippe Théberge, 
Armand Roy, Léopold Picard, Raymond Bernard, 
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Jean-Yves Gosselin. Josepl? Poulin, Réginald h b y ,  
Émile Garant et Eudore Lapointe. Un jeune 
employé d e  27 ans ,  Rolland Boutin (fils 
d'Arch6las) décedera électrociité, après avoir 
touché iin fil par mégarde. 

Vers la fin cles années 1980, Hydro-Québec envi- 
sage de demolir le barrage.Toutefois, après avoir 
réalisé une étude d'impact enviroïii~emencal, la 
société d'État a conf--mation qu'une dernolition 
saris dragage du rkservoir aurair fl un iniipact szrr 
le miliein phwiqtie qui fiertdrfiit de In cnfnsrro- 
phe. De fait, à plus ou moins longue édiéance, 
quelqiie 700 000 rn-r de sédiments, accun~ulés en  
a m o n t  d u  barrage depuis environ 60 ans,  
seraient transportes dans la Riviire-du-Sud 
durdnt les fortes pluies. Hydro-Quebec choisit 
plutôt de  faire la réfection du barrage, au coût de 
3,5 millions de dolla.rs, afm de lui redonner son 
cachex. Cette sofution s'avère plus économique 
que la destruction du barrage, avec dragage, qui 
aiirait coûté 5 miilioils de dollars. Le 10 septem- 
bre 1989, quelque 800 citoyens se rendent, à l'in- 
vitation d'Hydro-Québec, aux abords du  barrage 
afin de constater l'ampleur des travaux de réfec- 
tion, lors d 'une  journée porte ouverte. À ce 
moment ,  o n  croyait que  la centra le  n e  
reprendrait jamais du senrice, du fait que la con- 
duite forcée avait 6té démantelée.. . Cc jour-la, 
iin comité d'action en formation profite de l'oc- 
casion pour  faire part à la popiilation de son 
désir de voir i la préservation et à la mise en 
valeur d u  pacrirnoine hydrographique de  la 
rivitre. C e  sont les premjers pas publics du 
Mouvemenr des amis  d e  la Rivière-du- 
Sud (LWUS). 

U n  second sozcf& 

lllailu: !nsrallée en rndiririii-c de Miucl Morin. 

division de Gestion-Conseil SCP, cle St~erbroake. 
Eiie redonnera un air de jeunesse et de rnoder- 
niré à notre cetirrale d'antan. Entre autres, on 
remplace la conduite forcée aérienne en bois 
(retirée par  Hyclro-Québec après la fe rmeture  
de 1982) par une conduite souterraine de  
2,3 km. Au barrage, on modifie la prise d'eau, 
maintenant dotee d'iin système iiniquc à siphon. 
Les groupes turbines-alternateurs sont améliores, 
de sorte que la puissa~~ce installée est portée à 
3,4 W. IJne vraie rksurrection! 

En aoht 1999, la Société d'énergie d e  Saint- 
Raplzaël veild la centrale à Algonquin Power, iine 
firme de l'Ontario qiii investir dans des petites - centrales hydroélectriques. Le terme de la con- 
vention d'achat est de vingt ans, a pi~rtir de la 
mise en service commerciall et elle pourra être 
renouvelée au gré du producteur pour un nou- 
veau terme de vingt ans. 

Onze ans après sa fermetrire, en 1393, des pro- 
moteurs privés achètent la centrale S m  de redé- 
marrer la prodiiction. La Société d'énergie de 
Sajnr-Rapliaël voit alors le joiir. C'est une sous- 



Le MARS 

<j/)/j Formé au départ de Simon Arbour, Jean Boisclair, - 
Daniel Boulanger, Fred Kliis, iMichaë1 O'Neil e t  
Laurenr Richard, le Mouvement des Amis de la 
Rivière du Sud ( M A R S )  est une corporation sans 
but liicratif créke en septembre 1989. Sa mission 
est de protéger et de mettre en valeur la Rivière- 
dii-Siid et ses affluents Ses objecufs sont les sui- 
vants : sensibhseî la population à la protection 
er à la mise en valeiir di1 patrimoine naturel, cul- 
turel et historiqiie de la Rivière-du-Sud, identifier 
et tenter d'enrayer les sources d e  pollution 

affectant le bassin versant de La Rivière-du-Sud, 
proteger et mettre en valeur les écosystèmes 
sensibles er le patrimoine construit sur l e  bassin 
de cette rivière, gérer, acqukcir et aménager cer- 
tains terrains sur ses berges représentant des 
sites d'accks et de loisirs reconnus par ta popiila- 
tion locale et régionale, en vue de garantir t'ac- 
cessibilité publique. Voici quelques réalisations, 
classées par thèmes : 

D.iJfzisio-12 d'une reche~clne bisroriqzre sur ICI 
Ri~ière-d~i -S?,sd; 
loe~l*n.ées de sepzsi bilisn~ion el d'iriJoj--rnntio/z 
sur la !n-é~~.&pL;rcito/~, le cmnpostage, Zct pro- 
leckion. cies cotl rs d ' ea~ i  sn n~ilie~(- I'I'COIP el 
les ue!-ttin des n?.nrm;s épu?.nfciurs; 
pï-oducrio~z d ' u ï ~ e  série téléuisée de cinq 
éjri ission.s irztitedée Le déJ di? In RiviCre-d~,f - 
Szkd. 



Arnh~agem~nt et mise en valem- Acqzcisitions de connnissances 

Qztuol-r~tre de la bu..Ire d t d  ~ O Y Z ~  Ga.lipeu ILI/ 
sur Icr Rivl8re-dzi-SucZ, RorrLe 251 R Snilzt- 
Ruph~iël; 
u n~énngê-i?te.nt d1.r sentie?- l r l z ~  Rocher BIa uc 
bol-dant la riviel-s. pl-ès de la cenrl-nle 
I~~~droelet;trique de ,Yu int-Rc~pbaëI (sel ~r ier 
péclestre, aires de piqr,te-rz iqï ri?! beliiécl$rcs, 
passerekles! pêches ef ncfiuités dilierses): 
trci~:nzuc de r'estnu;r~rtion de COLLIS ~ ' P U Z I  an 
col labo^-cltion avec la Fondnrio-i? d~ lo 
,/,a r l ne C ~ Z L  Québec; 
par-ti~.ipntion O L I  plmz tl ' t l rbnrzis~we de 
S(i ii? r-Rophaë1; 
~rcon-lrnu~zdntiiotz de pro!ectiou cies )niliel.~x 
r la /~ l re i s  excepiionnels de In iVlKC d@ 
B~lkecbasse CIL/ Fo17.d5. nlo~zdinl d~ la 77ctf 1.i re; 
créatiort dz,/ fonds d kw~dna,ue~rien/ de In 
Rivière-dl-r-Si.~d; 
plau de ?-esintrrnlioiz des riuières Sair~le-  
iMniAg?tei7!e et du  ~Vo?-c/. 

A?zralyse die In qualiie de L'eu!:, SLIT Io i-iuiPre 
ef ses p ~ , i  n cipn~,r.x .x.$fl men ts, 
sondcge nztp-Ps des pêcber.ir-s SPOT-/fi de Ia 
RiuI:è~-e-dtl-S~~ci; 
cû;ruclé.risnlion des bhabiints aqz.raliql.ces de 
la Riui&re-clzf -Sz.,d pal- photo-ilz fe~prélakior?; 
cnmcr&isntiol-1 des bhaitcrts aqz.tntiqi.ies des 
p~Iitx qfJJ~.lents IGI Tii;ière; 
curclcf~risabio~? dz.1 i.lznrcl i3 d1.i I-uzssec~u de  
la Chzite d Sc6i1~tt-Rnphaël. 13 
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<- NOS MOUZINS .,i. t, 
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Presqiie tous nos cours d'eau, à un moment ou 
l'autre de l'histoire, ont  permis l'érection d e  
rnoiilins de plus ou moins grande importance. 

Le mozclin du Grand-SciuM : 
zm moulin banal.. . pas banal' 

Ce grand moulin est érige vers 1777, par Charles- 
Gaspard Tarieu d e  Lanaudière, petit-fils de 
l'héroïne Madeleine de Verchères, et l'un des 
seigneurs de La Durantaye (Sainr-Vallier). On en 
trouve les origines dans un rapport émis a Saint- 
Vallier, le 26 août 1797, par Gabriel-Elzéar 
Tasch.ereau, Grand Voyer dri district de Québec. 
Il y fait état d'iine requête soumise par les 
seignerus de La Dumntaye, en l'occurrence les 
huit enfalits vivants de veuve Charles-François- 
Xavier de Lanaudière, au sujet de la construction 
d'un nouveau moulin banal qiii suppléera a l'in- 
suffisance du moulin du Petit-Canton, de Saint- 
Vallier. L'un des signataires de  la requête est 
l'Honorable Fnnçojs Baby, membre du Conseil 
législacif et, plus mrd, du Conseil exécutif du Bas- 
Canada. Ce beau-frère de Charles-Gaspard Tarieu 
de Lanaudière est un personnage digne de con- 
sidérat ion à l'époque. Les signataires de la 
requête affirment que : 

le ~ G L C  et Ic ru isse~ iu  qsrii Jo?zt toetr~ler les 
~nottlim buncr?.tx de In se-igneurie att 1ie-r.t cppejé 
Mde Pocbes ayant consi~iémbbement dimirzeié 
de let1 rs en LU depu U p l z ~ s i e ~ m  GI 12 I T ~ S ,  ce qzl,i 

enzpêcbnit les clifs moukiîzs de fozlrizir les farines 
au.x besoins des babirants de in dite 
seig?zez~i-$e. . . 

Par la sui te ,  pendant la majeure partie du 
XIX. siècfe, le moulin à farine construit en 
maçonnerie (auquel s'adjoint un moulin à scie, 
en 1804) demeure Ia propriété des descendants 
des de Eanaudière ou des Baby, jusqu'à l'avocat 
Joseph-Ovide Tousignmt. Au tournant du 20e siè- 
cle, ce dernier marie une petite-fille des Baby. 
Leurs trois enfants seront propriétaires d u  
moulin jusqu'en 1905. 

Comme tous les moulins d e  l 'époque, une 
grande roue a aubes est actionnée grâce au débit 
de l'eau. Celle-ci est amenée au moulin dans une 
dalle de bois, depuis Ie barrage. Fort d'une cons- 
truction solide, le moulin i farine possède des 
murs de 4 112 pieds d'épaisseur de  maconnerie, à 
la base, et de 2 1/2 pi& en hauteur. Son toit 2 
deux versants ne représente que la moitié du 
moiilin actuel.  Une deuxième partie s'est 
ajoutée, d 'ou la pierre gravée des initiales 
M .  B. (Micbel Bernard), ainsi que  de  l ' a n -  
née 1861. 

Michel Bernard, flls de Godefroi, en plus d'avoir 
agmndi le moulin à farine en 1861, fait recons- 
truire le moulin à scie en 1866, et construire iin 
moulin a fouler et un autre à carder, en bois. De 
père en fils, la tradition se poursuivra. Michel 
Bernard fils succède comme meunier à son père, 
de 1870 jusqu'en 1905. Son Eils benjamîn,Arthur, 
insmIle en 1404 une nouvelle machine carder. 
Enfrn, en 1905, le meunier Michel Bernard, fils, 
modifie le toit du moulin à farine par un toit 
francais à mansardes, juste avant la vente du 
moulin. 

C'est en 1905 qu'Auguste Kamiier dit Laflamme, 
cultivateur, prend possession d u  moulin di1 
Grand-Saiilt, mettant ainsi fin à une lignée de pro- 
priétaires qui renionte a u x  origines seigneu- 
riales, de même qu'à ceile des meuniers Bernard. 
Vers 1920, pendant une inondation teUe que la 
fhmille Laflarnme en subissait tous les ans, la 
grand-mère Eugénie devra être sortie par  une 



fenêtre! Le dimanche suivant, le curé Dumas 
domei-a exceptio~meiiement I'auçorisation à ses 
paroissiens de faire une corvée d e  grand net- 
toyage au moulin. On [lit qu'à l'intérieur se sont 
accumulés environ deux pieds de sable et de 
boue. Jusqu'en 1923, le noiiveau propriétaire 
apporte plusieurs ami.iiorations au moulin, telles 
que la reconstruction du barrage en béton armé, 
Ia construction d'un mur de béton à partir dii 

barrage pow protéger le n~ou i in  des crues e t  des 
glaces, ainsi que l'installation d'un niyau d'ame- 
née d'eau à quatre turbines. L'avènemetit de ces 
turbines fait dispanître à tout jamais la grande 
roue à aubes. Elle ne suffisait plus à satisfaire les 
besoins sans cesse exigeants de la Révolution 
industrielle. 

Le fils du meunier Laflamme, Orner, prend la 
relève des accivites lorsqiie son père clécède en 
novembre 195 1, et ce, jusqu'3 la désaffection 
totale des moulanges }) à farine, en 1968. DLY 
ans pl.iis tard, après s'être écroulé, le moulin à 
scie est démoli, ainsi que  la plate-forme de  
madriers longeant le bâtiment. Ne  voyant plus 
aucurie possibilité de rentabilité dans l'çxploita- 
tion du moulin, Orner Lafl:irnme prend la deci- 
sion de le vendre. 

Le moulin banal. du Grand-Sault se distingue 
aussi par iin changement de vocation : son bâti- 
m e n t  abrite,  depuis  1993, u n e  centrale 
liydcoéiectrique. Énergie DLS, formée des frères 
Harold et Jean-Pierre Deblois, de Saint-hnselme, 
et de la firme Lambert Somec, vendent I'électri- 
cité qu'ils produisent à Hydro-Québec.Avec une 
puissance instailee d'un mégawatt, la petite cen- 
trale fait l'objet d 'un contrat ferme cle vente 
d'énergie de vingt ans, avec possibilité d'un 
renouvellemei~c pour une période similaire. 
Cette vocarion nouvelle du batiment donne lieu 
a une rénovation dont i l  a bien besoin, et qui 
vise à consever son archirecrure et à préserver 
le cachet de l'ensemble. Voila la première cen- 
trale hydroélectriqiie privée à voir le jour dans 
Bellechasse, depuis la nationalisatior-i de I'élec- ?()LI 
tricité, en 1963. 

011 I'apcrçoit siir la route de la Chute, à 100 m 
a u  nord di1 chemin du rang des Fiefs. Bâti par 
Georges Gamelin dit Launière, en 1847. à la 
demande du seigneur Deschenaux, le moulin de 
la Chute faisait alors partie dii territoire de Sain[- 
Gervais. Le seigneur a fait construire pliisieurs 



Le nmûulin Caron 

moulins dans sa seigneurie; et celui de la Chute, 
que l'on appetait alors le moulin Launikre, en 
marquai[ alors la Limice est. Érigé au pied d'une 
petite chu te ,  ce rnouIin a pour foiici:ion de 
moiidre la farine. 

En 11380, Pierre Breton acquiert le moulin de la 
Cllute. 11. n'a pas le loisir d'en profiter longtemps 
puisquiil decède à l'âge de 35 ans. Quand ses fils 
aînés, Joseph; er ensuite,kl-iur, sont assez âges, 
ils prennent la relkve. En 1942, les Breton reven- 
dent leur moulin à Gilles Gisard. Le riouveau pru 
priétaire continuem à moudre la farine ainsi que 
l'avoine destinée 2 la moulée. Son frere, Claucle, 
acl~èce à son tour le moulin, en 1946. Suivront 
d'autres propriétajres jusqu'à Paul Veilleux, à qui 
le site appartient depiris la frn de l'année 1968. 
Tourefois, on y a cessé les opérations durant la 310 
décennie de 1950. 

Le nloulin dc la Chute, coniposé de trois étages 
de maçonnerie de trois pieds à la base et de 
deux pieds a u  faîte, e t  d'un étage d'llabitation 
recouvert d'un toit à deux versants, constit~iait 
un bel exemple du savoir-faire de nos anciens. 

Bâti vers 1860, le moului Caron est sihré sur la 
Rivière-du-Sud, à 300 n~ au sud du rang du Sault. 
Construit par Fmnçois Blouin, il a été ensuite la 
propriété de  ses enfants, Napolkon et Ailna 
Blouin, qui le céderont,  en 1897, à Hosatina 
Caron, qui y mo-udra le grain pour les cultiva- 
t e u r s  locaux. I l  y élèvera ses sep t  enfants .  
Pendant que Hosanna voit à son moulin à farine, 
son kpouse esr responsable du moulin à carder 
la laine qui, pour lui simpmer la tâcl-ie, est logé 
dans la résidence familiale, à l'étage du mouljn. 

Au printemps de  189)); une inondation vient 
près d'ei~gloutir le bâtjnient. Les glaces amon- 
celées au détour de la rivière font monter l'eau 
jtisqu'à l'étage du moulin. En 1904, d'impor- 
iantes répamtioris sont entreprises, ec c'est à ce 
moment qiie l 'on installera Ia machine à carder à 
l'étage. 

Le moul in  Caron a connu  une histoire 
tumul~ueuse.  En 1928, Louis-Antonio, l'iin des 
eilfants Caron, part en chaloupe siir la rivière 
pour y transporter des pierres qiii serviront à 
réparer le barrage. 11 ne reviendra pas de son 
expédition. Sa chaloupe ayant basculé pardessus 
le barrage, Louis-Antonio se noiera. Malgré ce 
dmrne, le meunier n'abandonneri pas. En 1936, il 
cède le moulin à son fYs Arthur, Après le décès 
de ce dernier ,  le moulin sera abandonné. La 
machinerie a été vendue en 1953 et, en 1957, le 
moulin a été entièrement démoli. Il ne subsiste 
que peii d'artefacts témoignant de l'existence de 
ce rnouliil, {'un des  plus importants  à Saint- 
Raphaël. 

Le moulin des Larocbelle (ozc des Berrznrd) 

Construic vers 1878 par Hubert Mercier, fds de 
Misaël, le nioulin des Chutes est sis sur la Rivière- 
du-sud, à quelque 200 m au nord dii pont du 
rang Sainte-Catherine. A l'origine, j l  comporte 
quatre (( mouIanges u à farine et une scierie. En 
aval de la rivière, des chutes y offrent l'oppor- 
tunité de construire une écluse de bonne 



__-____-______---.  - 
Siie du m o d n  1 scie et ?I farine de Ceaxes Dernani, après l'incendie de 1925. On y ~ n i i  Fanfois Simard el Alfrcd ~ n ~ a r d .  

I 

dimension. JerÔrne Larochelle, l'actuel proprié- constructeurs de maisons de l'après-guerre choi- 
taire, I'utjlise à ses propres fms. 11 peut encore se sissent de venir s'approvisionner chez lui. Le 
servir d e  la motricité de l'eau. Quand  I'eau 25 mars 1952, une terrible tragédie coî1t.e la vie 
manque, en raison de  l'exploitation de la cen- d'Alfred Bernard. En voiilaiit dégager une piecç 
trak électrique, il recourt à un moteur diesel afm de bois mal engagée, le déplacement soudain 
d'obtenir I'knergie nécessaire pour hue tourner d ' un  chariot précipite le malheureux dans le 
le moulin. mécanisme où tourne la scie. 

Dans le passé, ce moulin a été le théâtre d e  
plusieurs épreuves. Pour commencer, la noyade 
de son constructeur, Hubert Mercier, en 1887, 
alors qu'i3. déglaçait la sortie d'eau. A l'époque, le 
moulin appartient à EIzéar Girard. En aoiit 1925, 
alors que le moulin est propriété de Georges 
Bernard, il est incendié. Comme la farniile de mon- 
sieur Bernard demeure à l'étage, eUe y perdn tous 
ses biens. Georges Bernard va toutefois recons- 
rniire un autre moulin, qui sera consacre unique- 
ment au  sciage et au plawngç du bois. En 1936, 
un autre incendie dévaste le moulin.ANred, le fils 
de Georges, reconstruira aussi les installations. 
Mais il n'est pas au bout de ses peines puisque le 
13 juin 1948, la foudre le réduit encore en cen- 
dres. La lénacite d'Alfred est à t'image de celle de 
son père, et il reconstruit encore, cette fois, selon 
un  plan tout à fait moderne et à l'épreuve du 
feu. 

Chez Petit Cndrz'ri 

En 1962, Rosario Cadrin, résichnt du rang Sa.inte- 
Catherine et cornu sous le nom de Petit Cadrin, 
achète un moulin à scie rnobjle afin de scier Iui- 
n~êrne le bois qu'il bûche et celui des cultiva- 
teurs des alentours. Il veille à la bonne marche 
de son moulin 2 scie durant 2 9  ans .  Durant 
toutes ces annees, Jeanne Théberge, son itpouse, 
le seconde dans les rravaux de la ferme. On con- 
naît aussi madanie Cadrin pour sa belle produc- 2 I I  

tion de fraises, dont les champs étaient situés 
tout pres du moulin. 

LR moiilin Bernard était réputé pour la qualité de 
son bois, si bien qu'une partie importante cles 



Le nzozclin de Pierre R&niIlurd 

Pierre Rémillard, nE en 1853, possède une ferme 
dans la Petite Troisiènie. Il possède également un 
moulin h farine, situé entre la route de ce rang et 
le 4 e  Rang de Saint-Nerée. Les gens de Saint- 
Raphaël et ceux des environs lui apportent le 
grain qu'il transforme en farine ou en moulée 
pour les animaux. À sa retraite, son fils Josepl-i 
reprendra  l a  ferme ainsi que le moiilin. 
Cependant, ce dernier brûlera au début: des 2 /2 
années 1900. 

Xa Scierie de Saint-Raphaël 

De 19 53 a 196.4, J.-E. Beaudoin Uoseph-Elzéar) et 
son fils J.-A. (Josep1.i-Aimé) exploiterit un m o u h  
à scie moderne, alimenré par l'énergie élec- 
trique, çontrairerner-it aux moulins du temps qui 
sont actionnés par  la force hydraulique des 
rivieces. Le gendre et beau-frère Weiije Bernard 

(époux d'Alexandra Beaudoin) est le troisième 
associé de la Scierie de Saint-Raphaël. Il sera le 
maître scieur du moulin à scie jusqu'à sa ferme- 
ture définitive, e n  1964, dernière année où 
Gabriel Beaudoin accepte de prendre la relève 
de son frère Aimé, decedé en 1963. 

Des gîlncernents réguliers et des odeurs de sciure 
et de  sapin frais se répandent entre la rue 
Neuve (nie Pelchar) et le rang des Fiefs (rue 
Pdndis). Des mcteurs et des camions se relaient 
continuellement à la rampe de déchargement où 
retentissent avec fi-acas les billots etizremêfés que 
Pierre Parent roule laborieusement avec son cro- 
chet jusqu'au chariot mobile du maitre scieur, 
Wellie Bernard. VoiG une des scènes quotidiennes 
du moulin de la Scierie de Saint-Raphaël qui reste 
à jamais figée dans b mémoire de ceux et celles 
qui en ont été les témoiris pcndant ses années 
d'exploitation. Cette scierie moderne est le gagne- 
pain d'une dizaine de travaiUeurs assignés aux dif- 
f i e n  tes activités de production. 
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Alphonse Théberge, propriétaire caphaëllois de 
nombreuses terres a bois, est de loin I L  plus gros 
client de la scierie. Des cultivateurs d e  la région 
profitent aussi de cette infrastructure indus- 
trielle pour transformer leur propre matière 
ligneu.se. D'aiitres activités se grefferont dans le 
but de revaloriser les résidus de bois. Un système 
de  soufflerie permet  la récupérat ion des  
copeaux pour les pates a papier. Les résidus de 
sciures sont acl-iemiriés à l 'extérieur par une 
large coiirroie de caoucchouc, puis deversés 
dans un camion. Des clients les utilisent comme 
substitut au bois de chauffage. 

Cette industrie manufacturière était jadis un des 
f leurons  de  la transformation foresrikre 
régionale. Le bâtiment sem désaffecté jusqu'à sa 
disparition déftnitive, en 2000. 

D'autres ?izou lins 

Plusieurs autres moulins ont éré en fonction à 
Saint-R.aphaël. Au l e r  Rang, on se rappclIe d'un 
moulin exploité par France Doiron, alunenté par 
le ruisseau au Monument. Un ouragan l'ayant 
démoli, il a été reconstruit piiis abandonné, en  
raison d'un manque d'eau. Les moulins à châsse 
etaien t aussi nombreux, autrefois. On conna'it 
ceux d e  Xavier Lacroix, au rang des Fiefs, 
d'Hubert Jolin et Aifred Labrecque, au 2e Kang, 
de Philippe Deslandes, Fcariçois Théberge e t  
Joseph Carbonneau, au 3e Rang. Au 5e Rang, un 
moulin à scie construit en 1937 par Joseph 
Goupil a été vendu, en 1950, à Joseph Bolduc. 
Dans Ia Clc'ite du Moulin, Louis Fleiiry exploitait 
un moulin a scie, à l 'endroit de l'entreprise 
Fenêtres Montmagny, maintenarit propriété du 
Groupe Beauce Nord. Dans le Gravier, Sinzéun 
Lacocheiie avait un moulin a scie, repris par son 
fils Nripoleon, qiii l'a dirige durant de nom- 
breuses ;innées. Le moulin a appartenu ensuite à 
Camille Mercier. !J3 

I,rs hons br.i(n ,rr//,>,s oir I ,I  1 . i ~  i.rc!ir O I , I  iqico! 
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Le cndentc domné à Napoléon Roy 

Napoléon Roy, nacif de Saint-VaUier, s'est marié 
en 1882, puis s 'est établi à Sajnt-Kaphaël 
quelques années plus tard, dans le rang du Bras. 
Le chemin du  rang était à peine praticable en 
voiture à cheval. Chaque proprietaire devait 
entretenir son bout de rang en remplissant lui- 
meme les nids d e  poule e t  en  gravelant le 
chemin. IJn résidant de Saint-Vallier, propriétaire 
d'une terre à bois et d'un banc de gravier à Saint- 
Raphaël, ne souhaitait pas avoir à se déplacer 
pour entretenir son bout de rang. 11 décide alors 
de donner son banc de gravier à Napoléon Roy, à 
la condition que ce dernier fasse l'entretien a sa 
place. On tratisyortait alors le gravier avec un 
cheval, attelé a un tombereau. Les voyages de 
gravier sont chargés 2 la peUe. 

Le gnvier sert aussi, et surtout, à la confection 
du béton. Quand Napoléon junior, fils du pre- 
rnier, rachète la ferme famhale en 1937, il réou- 
vre le banc de gravier pour les cnnmrs de roures 
et de ponts. Son gravier servira aussi à faire les 
fondations de l 'église de  Saint-Mathieu d e  
Mootmagny et des travaux au  porit du Bras. 

En 1 95 1, Paul-Aimé Roy, fils de Napoléon, rachète 
la terre paternelle. 11 se procure également un 
petit bz~lMozer afrn d'être en mesiire de charger 
plus rapidement les canlions q u i  viennent 
chercher du gravier. Les cantonniers des villages 
voisins prennerit l'habitude de venir chercher le 
gravier du rang du Bms pour leurs contracs cle 
voirie. Popularité aidant, Paul-Aimé Roy doit rem- 
pIacer son bulldozer par une chargeuse plus 
adaptée. Il acquiert égalernent u n  deuxième 
banc de gravier, près du village, à l'ouest de la 
Route 281. En 1967: monsieur Roy se clépartira 
de ses deux bancs de  gravier. 
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Des usittes d'usp halte 

En 1939, Léon Pagé exploite une usine de prépa- 
ration d'asphal.te, située sur la terre de  Josepli 
Asselin, à Saint-Raphaël. Cette terre est d'une si 
rare qiiatité que les camionneurs viennent de 
loi11 chercher ici 1'aspha.lte produite avec cette 
terre. De  1955 à 1958, un dénommé J.-l. Boucher 
possède aussi une usine d'asphalte, qiii est ut-i- 
liske pour le pavage de la Rouce 281. Une aiitre 
usine : Gravier Saint-Raphaël, dans le Saul t ,  
exploitée par l'entreprise Sintra, coritribuera au 
pavage de l'autoroute 20, de 2368 à 1970. 

illontrnagny Ready Mix (Bdtonagl 
Par Michel Murti~zenzc 

.- % 
André et Michel. En 1963, une troisième béton- 
nière et un camion semi-rernorqiie s'ajourent 
pour tnnsporter les agrégats de Saint-RajihaëI à 
Montmagny. 

Eti 1965, nous faisons l'acquisition d 'une  deu- 
xième usine à Saint-Raphaël. Un léger con- 
tretemps survient lors de l'installation : un mur 
d e  béton, construit à l'arrière de t'usine pour 
soutenir le remplissage, cèdeca 2 cause de la 
pression trop forte du reniplissage. Cette année- 
Ià, l'iisine n'a pas été en opération. Puis, à l'au- 
tomne  1965, notre père est hospitalisé. Les 
niédecins diagnostiquerit une maladie sévère qui 
l'emportera en février 1966. 

En 1948, Armand Martineau fait l'acquisition de 
la sablière de la compagnie Pagé, qui produit de 
I'asphalte à Saint-Rapl~aël. Au  fil des ans, il achète 
des éqriigements qui iw permettront de diversi- 
fier sa clieiitèle et de répondre aux besoins de 
celle-ci. C'est vers 1359 que mori frère Atidré et - 

ilM moi-même, Michel, nous prêterons main-forte à 
notre pkre. Toiis les trois, nous occupions djf- 
féren tes tâches opérationneiies. 

En 196'1, avec l'idée de lancer un commerce conl- 
plémentaire, nous avons acheté iui terrain situé le 
long de la Route 132, à Montrnagny, puis nous y 
avons instaliS une usine er acquis deux béton- 
niéres.  Dirrant cette période, la compagnie  
Montmagoy Ready Mir: verra le jour. Comme 
actionnaires, il y avait notre père et nous, ses fds, 

Au cours des années suivantes, nous avons signé 
d'importants contrats. Par exemple, la fo~~rniture 
d e  béton préparé poiir le tronqon cle 
l'autoroute 20, de Beauinont à Rivière-du-Loup. 
Et en 1968, la troisième usine verra le jour à 
Sainte-Anne cle la Pocatière, toujours pour la 
clientèle de la région et polir continuer les con- 
trats d e  consrruction de l 'autoroute 2 0 .  Les 
bétonnières s'additionneront, ail fiir et à mesure 
de l'importance des contra.ts. 

En 197 1, Montmagny Ready Mix fait l'acquisition 
de Construction Saint-Patrice. S'ajoutent ainsi à 
notre actif une usine à Eiivière-du-Loup et une 
autre à Cabano, six bétonnières, un banc d e  
gravier  a Saint-Antonin avec u n e  usine de 
lavage de sable. Nous avons changé le nom de la 



compagnie pour celui de K.R.T. Ready Mix, les 
lettres signifiant : Kamouraska, Rivière-du-1-aup et 
Témiscouata. Le nombre de nos usines passe 
ainsi à cinq. Les contrats importants sont ton- 
jours liés à la constriiction de l'autoroute 20. 
Une usi.ne de concassage a été achetée dumnt la 
même periode. 

En 1973, une sixième usine s'ajoute a Saint- 
Anselme. Les agrégats de la carrière de Saint- 
Raphaël servent surtoiit pour alimenter les 
usines de Saint-Raphaël, de Montmagny, de Saint- 
Anselme et de Sainte-Anne de la Pocatière. 

En 1974, notre eritreprise fait !'acquisition de 
(( Gravier Saint-Raphaël )}, une compagnie simée 
dans le rang di1 Sault; oh l'on opSre un plan de 
lavage des agrégats. L'année suivante, celle-ci est 
modifiee en usine portative. Durant toutes ces 
années, les investissements se multiplient et la 
machinerie s'accumule. Noiis possédons alors, 
entre autres : 35 bétonnières, trois usines de con- 
cassage et une usine portative d e  lavage de  
sabie. Et les investissemenrs se poursuivent. 
Ainsi, en 1978, une autre usine de béton voit le 
joiir, à Sainte-Rose de  Wadford, près de Lac-  
E1cherni.n. L'année suivante,  on achetera  
Rimouski Ready-Mix, qui compte huit béton- 
nières, trois chargeurs, un plan de lavage d'agré- 
gats et une semi-remorque à son actif. Une car- 
rière sera ouverte subseqiiemment a Sainte- 
Elandine, pour alimenter l'usine de Rimouski. 

En 1780, en raison d'iin manque d'espace, les 
bureaiix de Montmagny sont installés s u r  le 
boulevard Saint-Pierre, à Saint-R;iphaël. Cette 
année-l i ,  la conipagnie prend le nom d e  
Bétonag Lrée. Le mot Bétonag provient de  
BETON et AGrégat. De 1981 à 1983, les Gliales 
seront restructurées. Forte de 135 employés; 
Retonag couvre un territoire qui s 'étend de  
Wnoiiski a u  Lac-Etchemin, en longeant le Saint- 
Laiirent jusqu'au Nouveaii- Brunswick et au 
Maine. En 1986, notre entreprise sera vendue à la 
conipagnie Miron. 

D'autres histoires de grnv82res 

Paul Pigeon achète une première carrière de  
gravier dans le rang d u  Sault, çl-iez Antoine 
Theberge. 11 vend du gravier et d u  sable a iine 
entreprise cruvranc à l'aménagement de l'ail- 
toroute 20. Plus tard, il achètera un second banc 
de grrviçr, propriété de Gaiidiose Carbotuzeaii, et 
le revendra i ~Moi~tmagny Ready-Mix. En 1977, 
Paul Pigeon s'associe i J.-E. Tanguay, de Saint- 
Vallier, durant  un an. Par la suite, monsieur 
Tangiiay gère seiil la compagnie qui a pris le 
nom de  Belco. E l l e  sera vendue à Ciment 
Québec, en 1979. Une anecdote : un certain 
nlonsieur de Saint-François arrive un jour chez 
Paul Pigeon pour charger u n  « banneau z de 
sable. Monsieiir Pigeon lui demande 0 , l O  $. 
L'honime, trouvant ce t;irif élevé, marchande.. . 
Paul Pigeon de  lui dire : - Cl7nlae donc nutnnl 
q1.t.e tu U O L L ~ ~ ~ ~ S !  Imaginez le gros voyage que 
l'homme a profité pour faire! Si bien que, rendu 
ji peine chez le deuxième voisin, le II baimeau * 
s'est écroulé avec toiit son contenu.. . 

Toujoiirs dans le Sault, deux autres gravières sont 
exploitées, l'une par ~aul -Émile  Laflanme, et 
l'autre, par Camille Langlois.'~ous deux vendenr 
égalemei-it leur sable et gravier pour l'aménage- 
ment de la 20. L'entrepreneur prend ces produits 
chez l'un ou chez l'autre, selon le parti politique 
ail pouvoir, Le sable devenajt alors soudainement 
bon ou pas bon! En 1965, une partie de la gra- 
vière de Camille Langlois passe aux mains de 
Leonard et de Léopold Théberge. En 1995, des 
frères Arborir 1'acquii.rent. 

Maurice Morenc): pére, contrenlaître de la Voirie 2 /,; 
pendant un temps, dont en 1966, est égalernent 
propriétaire d'un banc de gravier. 11 a le feu vert 
gouvernemental, selon le parti au pouvoir, pour 
utiljser soi1 gravier pour niveler les routes. 

Depuis 1996, Clément Lapointe fair le con-imerce 
d e  sable, gravier, pierre, terre b r u n e  et: terre 
noire. Le terrain qu'il exploite lui a été vendu par 
Roland Tnidel, qui l'avait acquis en achetant des 
terres voisines. On le trouve près de la sortie sud 
du  village, sur la Route 281. 
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Saint-Raphaël possédait une Banque provinciale 
du Canada, ouverte en  1903. Elle était sise, à une 
époque, dans la résidence du 90, rue Principale, 3 16' ce qui explique la présence de barreaux de fer 
aux fenêtres, visibles encore aujourd'hui. Quand 
cette institiition a éré fusionnée à la Banqiie 
canadienne nationale, notre banqiie est devenue 
la Banque r-iationaie du Canada. Les gérants qui 
se sont succédé à la banqiie sont :Joseph Fiset, 
Eugène Sirois, Joseph Barbeau, O ~ i d e  Marcharid, 
Maurice Duchesne, Mathias Morin,  Jean-Luc 
Urotet, Roméo Dionne, Claude Dubé et Jacqiies 
Desrosiers. De nos jours, cette succursale est 
localisée à Saint-<:hades-de-BeUechasse. 

Xn Caisse poptclnire 

La Caisse populaire de Saint-Raphaël est ouverte 
le 15 novembre 1942. Au moment de sa fonda- 
tion, et pour deux ans, eue est logée au chef-lieu. 
J.-Elzear Reaudoin en est le directeur. Il y travaille 
seul jusqu'en octobre 1944, moment où la caisse 
est transférée dans sa résidence, rue Principaie. 
Une caissière est alors engagée. En septem- 
bre 1953, Ernest Fradette devierit à son tour 
directeu.r, mais il déiilissionne après deux mois. 
Son successeur, Maurille Bouchard, occupera le 
poste duran t  31 a n s ,  jusqu 'à  son décès,  l e  
22 octobre 1984. Après un intérim de quelques 
mois ,  assume par Micl~e l  Lévesque de la 
Fédération, Denis Dupuis prendra la relève. 

J ~ I  août 1954, la Caisse avait eté déménagée daris 
la résidence de Maunlie Bouchard, rue Pelchat. 





Maunilr Bciucharil 

firit ses ciébzrts dam fe 17aonde de /'ensagnenl.ent 
elz 19-50, et dix uns pilzrs tard, il quitfait cléfi~zi- 
tivement cetite prof@ss~:on pour ci'eue~~ir gi -'ru 12t Q 
/e)7zpsplei?z de Ici Cnzsse. P~~i.al/èkemen! il sa car- 
rière pl-o/èssionn.elle remu rquci ble: o Li i l  
s'illusll-n eiz pnrticz~lier par ses qqtmlilés cf 'crd- 
flzinistraleuq son engogemenf social et c o ~ n  mzi- 
nuetitaire le pol-tcï à frclimiller nu nziettx-6ti-e 6% 
ses con.ciloj.erfi? en ~ L C U I ' L ~ I Z T  ~~o t~~mi7~enç  uc~près 

3 1. d'organismes con7me la Fa b r i q ~ ~ e ,  la 
Comm.ission scolclzt-e, le Col2sedI de conzbé de 
Bellecl~nsse et le Clzt b Op fin? iste. Adi77,inistrareu r 
à la Fédél-alion des caisses pupula-irss de 
Québec et ii I'iissura~zce- \rie Desjardi~zs, il .@tail 
antnzë d'un esprit coop4r~itgpet.r commttn. - 

Vol de banque djgne des westerns! 

Deux bandits, dont l'un déguisé en femme, sont 
entrés  dans la Bancllie provinciale afin d'y 

commettre un  vol à main armée. L'histoire se 
déroule vers 1936-37.. . Le premier a tenu en 
respect 1e gérant, Joseph Barbeau, pendant que 
le second siirveillaic le caissier, Amédée Lebrun. 
Ils les font coucl-ier s u r  le plancher, puis 
dérobent 800 $.Après quoi, les malfaiteurs pren- 
nent 1ü fuite ,  a bord d'une  auto volée à un 
citoyen de Saint-Iienri,Télesphore Nadeau, après 
avoir attacl-ié ce dernier i un arbre. Le Soleil a 
rapporté ces faits : 

Vers 9 hetrres 20, M .  Tdesphol-e 1Vadeat1, p+v- 
priét~eire de tnxi, npery~tl un. des dezcx bonl7nes 
q t ~ i  semblaif cbe~cher u.ne uoiture. M .  N.de~1u 
lui ojJd cke le condwire. L'hon1m.e col?sentzj PI? 

GkMalzt qu'il vot~lujf se 7-maclre à Sainl-Genmis. . 
En passant devant l'église, di,-2'1, j'arrêterai pour 
prendre  ma mSre qu i  m'attend à cet 
endroit. (( O n  Jxn le pj7x et I %ommrze prit plnce 
da 72s I'~~.ztto. Tel qzre co~aue~zt~, il arrêta G! 1I'église 
de Scziizb-Gelvn is. L'&Lm nger descendil. Qz.&elqtres 
?~aintttes]?/zrs t~ird, il revennii 2E !'az,(to auec i,i~.ze 

Je7rtme d Gge moyen qui portait l i l a  puqztek SOLLS 

SOV bras. CetteJeïnine étnz'l u.2~ homine qui avait 
~-mêtz~ des uê/sments fém.irzilzs ci~fns ZLTZ banc de 
1'égli.s~) et le poquet conte?zaif ses hnbils 17zns- 
cu.lins. Monsieur Nadeau se ferd dérober son 
auto en cours de route.. . On la retrouvera aban- 
donnée, en panne d'essence. Quant aux maifai- 
teurs, l'liistoiril ne dit pas si les recherches pour 
tes retrouver ont porté fruit. . . 

Deux autres vols viendront perturber les actj- 
vités de  l a  Banque provinciale, en novem- 
bre 1958 et en juin 1364. Daris ces deux cas, les 
deux employés de la banque étaient Alice 



Le bunw de yoste pst chez  dél lard DalIairc au moment de la pfiolo. en 1311 

Boldiic et huretze Guillemette. Lors du  dern.ier 
Iarciri, ilne somme de 1 7 4 5  $ a été dérobée, 
après que les intrus aient Ligoté le gérant, Jean- 
Luc Drolet, a ins i  que  d'autres p e r s o n n e s  
présentes dans l'édifice. BI 
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JE BUREAU DE POSTE 3l 

I \ 

En 1854, le courrier commence à être distribué à 
Saint-Raphaël. On le transporte de Montmagny, 
jusqu'à ce que la starion ferroviaire de Saint- 
Vallier soit construite. ALI début, le courrier est 
distribué a la porte de l'église. Après quoi, le 
courrier de Saint-Vallier est livré à Saint-Raphaël 
deux fois par jour, le matin et le soir. On le tfiins- 
porte en voiture à cheval puis, par la suite, par 
autoneige en hiver et automobile l'éte. Les fac- 
teurs d e  l'époque sont  A b r a h a m  Couture ,  
Narcisse Fortier, Charles Bernard, J.-B. ïa~it.agne, 
Cyrille Bouchard,  Édouard Cote ,  A n t o i n e  
Lahrecque, Adélard Rémillard, Abraham Godbout 
et Philémon Godborit. Hern~énégilde Rémillard. 
secondé de ses 81s; sont les derniers à filire ce 
genre de tmnsport. 

Rappelons qu'à une cerraine époque, le bureau 
de poste est logé dans la résidence même du 
maitre d e  poste. Le tout premier est situ6 au  
13, Chanoine-Audet, chez Narcisse Fortier, pre- 
mier maitre de poste, puis déménagé cllez son 
successeur, Jean Labrecque, ail 107, rile 
Principale. Eii 191 1; il est installé chez Adélard 
Dallaire, a i l  92, rue Principale, jiisqu'en 193 1; 
puis chez 'E-Antoine Labrecque, de 193 1 à 1936, 
au  90,  rue Principale. Et enfin, chez Adélard 
Daiiaire à nouveau, de 1936 à 1956. À la demis- 
sian de madame Dallaire comme postière, elle 
est remplacée par Noëlla Bcrnacd, mais le bureau 
de poste demeure dans IL même local. Eh 1956, 
le ministère des Postes loue un local, plus grand, 
au  122, rue Principale, propriété de Claude , , 
Bolduc. En 1962, le ministère achètera iin nou- f..l 

veau terrain au 10 5 ,  me Principale, e t  fait cons- 
tniire le bureau de poste actuel dont le site est 
plus central. Cet  édifice sera i n a u g u r é  e n  
mars 1962. 

Noëlla Bernard occupe la fonction de maitre de 
poste de  mai 1956 a-ii 3 1 décembre 1981, soit 
durant 25 ans, après avoir été assistante durant 
30 ans. Rémi  Fournier er lMichel Daigle lui 



succèderont. Aujourd 'hui ,  Ckline Fontaine 
occiiye ce poste. 

C'est en 1930 qu'une route d e  distribution du 
courrier rural est organisée. Elle comprend le 
ler Rang et le 2 C  m g ,  une partie de Saint-Gervais 
et le rang du Gravier. Le courrier est distribué par 
Aubert Paré, de 1930 à 1943, et par son fils Aibert, 
qui Lui succède de 1949 à 1980. Le secteur de 
Saint-Gemis desservi par le bureau de poste de 
Saint-Raphaël est haiement confté au bureau de 
poste de Saint-Gervais. Denise Guiiiemetre Asselin 
obtient ce conmr jusqu'en avril 1.989. 

En 1931, la route rurale no 2 comprend le rang 
Sainte-Catherine et te rang di] Sault, ce qui occa- 
sionne la f e r m e t u r e  d u  bureau de  poste 
d'rirthurville, sit-ué chez Donat Roy, au Sau l t .  
Joseph Asselin assurera la livraison du courrier 
d e  ces rangs jusqu'à son décès, en décem- 
bre 1957. À cette époque, la livraison s'effecrue 
encore en voiture à c11eval.Alice Paré, épouse de 
(( Ti-Jos ,, conme on le surnomme, continiiera de 
distribuer le courrier jusqu'à I'expiration du con- 
trat, en 19Gl.Après cette dace, Diana Gosselin et  
s o n  fils G a i  t a n  remplissent cette fonction,  
jiisqu'en 1976. Ce territoire sera alors annexé à 
la route d e  no 3, mise suc pied en 1949. Eiie 
comporte le Sault, qui avait é té  soustrait de la 
route .rurale no 2, auisi que le 5 e  Rang, le mng du 
Bras, et une partje de Saint-Vallier, occasionnant 
ainsi  la fermeture d u  bureau  d e  poste de  
Va1le)viUe. Armand Laflamme en est le facteur, 
d e  1949 a 1979. Son fils, Denis, lui succèdera 
jusqu'en 2 989. Depuis 1990, Yvette Labcecque 
couvre tous les rangs de la paroisse. 

Une anecdore : durant les années 1950, le bureau 
de poste de Saint-Rapl~aël reqoit directement à 
tous les jours le courrier provenant d'Armagh et 
de Saint-Nérée. Le postillon du temps, en arrivant 
scir la côte, se semait de son porte-voix et, par 
quelques cris, avisait les gens de son arrivke! À 
ce mument,  le chemin desservant le h a u t  dii 
comté passait près du magasin général Mmand 
Dineiie. Ce dernier sera démoli pour laisser place 
ail boulevard Saint-Pierre. Q 



ERRATUM 

Corrections B apporter au livre du 150" de Saint-Raphaël 

Page 5 La Chanson du 150' de Saint-Raphaël 

J Page 16 Nous avons omis de publier la photo des responsables du comité de l'exposition 
de photos : Jeannine Roy et Louise Laferrière. 

Page 37 La photo du bas de la page représente la chapelle du vieux couvent, non celle de 
/a sacristie. 

Page 53 Légende de la photo 
Madame Paul Lacroix (Maria Garant) organiste durant 36 ans. La photo a été prise en 
1952 au lieu de 1958. Madame Lacroix avait alors 70 ans, 

Page 57 Légende sous la photo d'un groupe de Chevaliers de Colomb.. . 
La photo a été prise en 1997 et non en 1987. 

Page 66 Nous aurions dû lire : Photo du comité de pastorale et non du cornifé & 
lihrr*e. La photo du comité de liturgie n'a pas Cté publiée. 

Page 70 Légende de la photo des éleves de la petite école du 3"g 1- -m. - 1  -..- -_L-L- -. - ...--..... --. -.---- di---_-. - . - 



Page 1 56 Lkgende sous la photo de la 2blonne 
Les membres fondateurs du Club Optimiste À gauche Jacques Routhier madame a 
monsieur Pierre Mercier au lieu de madame et monsieur Nell Cmpenfier. 

Page 213 D'autres moulins, 12" ligne 
Le moulin A scie construit en 1937 par Joseph Goupil au lieu de 1927. 

Page 236 Magasin Robert CIavet, 4"pe 
. . . dans la rnaison de Philippe Turgeon, nous aurions dil lire Philippe Théberge. 

Page 255 Nos familles cummandi&ires 
La photo est celle de la famille Jean Lacroix et de Philomène Godet vers 191 0. 
En avant : Émile, Jean (pire), Joskphjne, Philomène Goulet (rnkre), Pierre 
2" rangée : Olivine, Paul, Marie 

Note : Normalement, nous n'inscrivons pas de légende sous les photos de Ia page 
d'introduction d'un chapitre. 

Page 3 17, LCgende sous la photo de la 2' colonne 
Cinq gCdrations : Émilie Lejeune (assise), A n g é h  Roy, ManeLouise Fradette et 
Lucien Godbout tenant dans ses bras sa fat Monique. 





1941 et non en 1945. L'enseignante est Madame Victoria Jolin. 

Page 77 Légende sous la photo de la classe de Maurille Bouchard 
Dans la légende, nous aurions dû lire Maurice Lemelin au lieu de possiblement 
Jean-Laris Lemelin. 

Page 10 1, lk" coIome demîére ligne 
On aurait dû lire Maurice Barbeau au lieu de Marius Barbeau. 

Page 137, 2" colonne, 3' paragraphe 
En accordant un contrat à Filix Beaulieu et à Noël Grenier, nous aurions dû lire 
Jean-Paul Beaulieu au Iieu de Félix Beaulieu. 

Page 15 1 Légende sous la photo des bknévoles du Foyer 
Nous aurions dû lire Virginie Roy BoIduc au lieu de Rita De~ponrs. 

Page 1 54 Le club de l'Âge d'Or, 1' paragraphe 
Madame Jolin n'a que 44 ans à la fin d'octobre 197 1. 

Page 155,2\0lonne, 2' paragraphe 
Nous aurions dQ lire : Le nouveau président Léopold Lemelin au Lieu de 
Philippe Guillemette. 
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DES COMMERCES RAF~MËLI,OIS -!; 
QU7 FONT HISTOIRE i 

Au fil d e  ses 150 ans d'l-iistoire, Saint-Rayhael a 
F'U défiler de nombreux commerces. À consulter 
la liste qui siiit, vous verrez des écablissemencs 
légués de père en fils, d'autres qu i  n'existent 
plus, et des bâtiments qui, bien qu'ayant connu 
une siiccession multiple de propriétaires, se dis- 
tingueront longtemps par leur vocation conîmer- 
dale. En dresser toute la liste? Cette perilleuse 
aventure risque de semer des oublis involon- 
taires en chemin.. . Alors rious avons fait des 
C I I O ~ X ,  e n  privilégiant les établissements qui 
comptent au moins 30 ans d'histoire. 

Notre premier 11Ôtel a été ouvert a u  108, rile 
Principale. À ses débuts, il appartient à David 
Boulé, postillon, hôtelier et cl-iarretier pour les 
voyageurs de commerce. Ce dernier vendra l'en- 
treprise a André Bisson qui repartira le com- 
merce l-ibtelier de l'autre côté d e  la rue, en 
acquérant le bâtiment du 127, rue Pcjncipalc. On 
connaît cet hôtej sous le nom d'Hôtel d e  la 
Tempérance. Ernestine (surnommée Ainée) 

\,P.? im,i .v idti! ,t!/!,+q O / /  10 f -  i i d  i ~ o , / ~ i , t ~  i ~ t t ~ !  
---- --- 
En 1952, l ' ho te l  passe aux mains de Charles 
Gagne, avec qui il devient CAbri du voyageur. Se 
succederont ensuite Adrien Breton, qui conver- 
tira l'hotel en restaurant, puis Paul Fradette, 
dernier propriétaire ari?nr sa ferrnerure, en 1972. 

Maiilenfant en deviendra la propriétaire au décès I 1 
de son mari. En 1938, Edgar Dallaire acl~èle le Emm Fndeiie, d e i m  son magasin. 

commerce, e t  lui donne le nom d'Hôtel Union. 

1--- w - - 1 Albert Frodette et Fils 
1 c .  

En 1927, Ernest Fraderte ar r ive  de  
Rivière-Bleue pour s'étal-ilir à Sainc- 
Raphaël. I I  achète rine petite maison .,., 
appartenant à Cyprien Tanguay, après -- 
avoir emprunté 100 $ pour y lancer un 
niagasin, Ernest est barbier, photographe, 
éleveur de volailles, et i l  joue du violon 
dans les soirées. IJn homme-orcl-iesrre! 
Son fils, Albert, reprend  le magasin 
en 1953, année ou il époiise Madeleine 
Dubreuil, qui lui donnera treize enfants. 
Le magasin est petit, et on l'agrandit 
plusieurs fois. Eri 1967, Albert Fradeite 
achète la  maison di1 voisin, Alfred Paré, 

Lllvid r t t  IdTernur:.~~ice 

Monsieur H m ~ h ?  Éhcnne Lamontqne poicni tlirt. de la pnrenic en vsiie i %ml-Rapliakl 
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ce qui lui permet d 'y agrandir davantage son 
magasin général. Notamnient, en  1978, on 
allonge le bâtiment sur ce qu i  était le jardin de 
monsieur Paré, derrière la niaison. On trouve, 
chez Albert Fradette et Fils, à peu près de tout : 
qiiincaillerie (bannière Ferplus), épicerie, véte- 
ments, jouets, articles de couture et de décora- 
tion, articles ménagers et scolaires, etc! 

En 1967, Lise Cyr ouvre iine pension pour per- 
sonnes âgées dans une grande demeure de la rue 
Principale, achetée d'Henri Loyola Létourneau. 
Cette demeure avait entre autres appartenu ail 

médecin j. Aimé Paquet et  auparavant, au docteur 
Laurent Lizotte. En 1970, Lise Cyr et son con- 
joint, Gaétan Fortier, changent la vocation de la 
pension, q u i  devient casse-croûte, piiis restau- 

\;rg? ranc-bar &UT ans plus tard. Le bar Gai-Temps est --- 
né. En 1982, le commerce est vendu a Gaétan et 
Mario Asselin qui, secondés par leurs conjointes, 
Miçl-ieiine et Christiane Guillemette, etltrepren- 
nent d'impurtantes rénovations. On change aussi 
le nom d u  lieii, qui devient le Bar-salon Gai- 
Temps. Les propriétaires, leur projet accompli, 
revendent le commerce à Denise Longchamps et 
Pierre Vézina, eri 2983. Le bar prend encore de 
l'expansion, pour accueillir plus de clients. On 
agmndit aussi le statioiuiement. Pour ce faire, les 
propriétaires acl-ièteilt une maison voisine, et 

.- (% 

font reciiler celle-ci aux abords de la rue Saint- 
Arthiir,  ce qui libère u n  espace sucfisani.  
En 2986, on ferme le casse-croûte. Fin 1987, le 
commerce cllange de nom,  devenant le Bar 
Coliimbo, avec l'arrivée de nouveaux proprié- 
taires, Nancy Bissonnette et  Gaétan Roy. Mais 
durant la nuit du 29 avril 1990, un incendie n- 
vage le bâtiment. C'est unc perte tutale. Avec 
l'aide d e  nombreux bénévoles e t  de  leurs 
familles, Nancy et Gaétan font reconstruire le 
commerce. De 1993 à 1998, d'autres proprié- 
taires s'y succèdent : François Poitras, Yvon 
Beaulieu (le commerce devient le Bar Santazie), 
Sglvie et  Brigitte Bonneau (te Bar Chez ma 
saur) .  Depuis jiii.ller 1398, la compagnie de cons- 
truction Bissonnette M. R.G.C. est propriétaire 
des lieux, maintenant transformés en  résideilce 
de trois logements. 

Bellecbasse Spécialités 

FenCtres il1ontrnag.n~ ouvre sa succursale de la 
Côte du Moulin en 1979. O11 y prépare le bois 
pour La fabricarion de portes ec fenêtres. Mais 
avant cela, Louis Fleury, dont le ta1en.t de char- 
pentier est fortement apprécié, y tenair un 
rnouliri à scie. Sur le même site, son frls Eugène 
exploitera aussi durant près de 30 ans (1940- 
1370) une {! boutique à bois i i .  Au début, il y fa- 
brique des voiturettes d'enfants, pour  u n  



marchand de Lévis, avant de se spécialiser dans Lucien Boutin, Fernand iabrecque, Kaoiil Leclerc 
la fabrication de panneaux.  Soiis le nom de et Ernest Bolduc. Son épouse, Ferilande Paré, et 
Bellechasse Spécialités, Eugène Fleiiry confer- ses filles Laurette et Lisette, tnvaillent aussi dans 
tionne divers objets de bois, siirtout des articles la productiun. 
de  cuisine. En 197 5 ,  des investisseurs de 
Daveluyille transforment l'industrie pour en  En 1945, le réseau de distributioi~ d'électricité se 
faire une manufacture de skis : Les industries prolonge dans le Sault. Le boulanger s'empresse 
Bellechasse. En 1999, l'entreprise sera vendue 
aux Industries Boniieville. 

Bomcherie Claude-Aimk Godbout 

En 1940, Roger Marquis acquiert une propriété 
d'O1iva Roy, et y aménage une boucher ie .  
En Z951, il vend son commerce a Claude-Aimé 
Godl-iaiit. Ce dernier rénove le bâtiment, aiin d'y 
ajouter la vente de produits d'épicerie. Dans sa 
p n g c ,  il engraisse poulets et porcs. Il se cons- 
truit même une chauclière à vapeur, pour ébouü- 
lanter les porcs. 11 vend sa viande en  passant par 
les rangs, jusqu'à Armagh. II abat parfois jiisqu'à 
cent têtes par semaine; des veaux, des moutons, 
des porcs, des bwufs. II vend aussi des viandes à 
Québec, chez des marchands de gros, ce qiie fai- 
sait aussi son prédecesseiir. En 1964, il ferrne son 
commerce, er deux ans piiis tard, i l  le vend à 
René Tanguay: qui liii-même le revendra à Oditon 
Pare. En 1976, l'édifice a cesse d'être commercial. 
11 n'existe plus aujourd'hui, ayant passé au feu. 

Bozclnngerie Bolduc 

En 1930, Albert Bolduc, boulanger de profession, 
décide d'ouvrir une boulangerie. Ii achète une 
terre avec bitiments dans le rang du Sault, et 
aménage le sous-sol. de la résiclence pour  y 
ouvrir son commerce. Les débucs ne sont guère 
faciles. IJ faut vaillamment mettre la main à la 
pâte! Alberr Bolduc pétrit manuellement le pain 
dans  u n e  grande huche  de bois. Quelques 
années plus tard, ur1 pétr in  d'acier mu par un 
nioteur a gaz sera le bienvenu. LT distribiition du 
pain s'effectue en voiture à cheval, hiver comme 
été, 5 Saint-Raphaël, à Saint-Nérée, à La Duranraye 
et à Saint-Vaher. Aibert emploie des jeiuies gens 
desireux d'apprendre le métier, entre autres 

d'acquérir iin moteur électriqiie pour le pétrin, 
ainsi clu'une trancl~euse et  une w enveloppeuse ii 

pour l'emballage. Puis, en 1948, une camionnette 
remplace les chevaux pour la livraison. Un tour- 
nant : en 19G1,hlbert achkte un termin à l'enîrke 
du village pour constriiire une ilouveUe baulan- 
gerie plus moderne. On cuit alors le pain dans 
un fout- à ta blettes, lesquelles tournent, action- 
nées par une giande roue. Ses fils André et Denis 
s'occupent de la productioii, tandis que Jran-  
Marc seconde son père dans la clistri.bution. 
Cette boulangerie a fonctionné jusqii'e~i 1971. 
Les grandes chajnes d'épicerie ont fa i t  dis- 

') 9:)' paraitre, a cette époque, bien des petites bou1a.n- 
gecies de viiiage. 

Boulangerie Gosseli~8 

Voir secrion siii~ante. 



Boutiqzre de forge Sault 

Georges Roy, fils de Josepl-i Kog d e  S a i n t -  
Anselme, s'établit comme forgeron dans le rang 
du Sault, dans les années '1880. À l'aube de sa 
retraite, il vend son commerce à son fds Don.at. 
Ce dernier avait appris le métier de forgeron à 
QuEbec où il  tmvaille durant quelques années. 
Donat Roy pratiquera son mét ier  aussi 
l o ~ ~ g t e m p s  que tes chevaux seront a I'muvre. 
Quand les chevaux-vapeur rempIaceront gra- 
duellement ceiix à quatre pattes, le forgeron 
s'adonnera à autre clIose. Entre autres, il fabrique 
des pétrins et des fournea~u- pour la cuisson du 
pain. IL va d'une paroisse à l'autre pour vendre 
ses produits, jusqu'au moment où sa boutique est 
incendiée et  entièrement détruite,  au  mois 
d'août 1958. J.A boutique n'a pas été reconstruite, 
et Donac Roy prend sa retraite la mème a m i e .  
Notre forgeron a vécu jusqu'a l'âge de 86 ans. 

Camping Ln Jolie Rocbelle 

En septembre 1960, Rohnd Larochelle achète un 
terrain dans la Perite Troisième. Le premier 
chalet qui y sera bâti aura une courte vocation 
pivée. Un an plus tard, une demande cle location 
venant d'une citadine, charmée par  le décor 
bucolique de l'endroit, vient perturber les plans 
de la famille. On prend alors la décision de mer- 
tre en chantier une série de chalets et d 'a~dndir,  
en acherant des terrains adjacents. Puis, en 1970, 
l'ouverture d'un terrain de camping sera l'occa- 
sion d'un essor important. La capaciré d'accueil 
atreindra 190 roulottes, vers 1975. Des caravanes 

-? 9q se dirigent régiilièrement vers Saint-Raphaël 
.d- pour une frn de semaine, créant un véritable vil- 

lage dans le rang. CI-iaque dimanche, les proprié- 
taires préparent, avec les autorités reli.gieuses, 
une messe, d'abord célébrée e n  plein air, puis 
dans la salle communautaire, dès que celle-ci 
sera construite. En 1987, une grave maladie du 
propriétaire l'oblige à fermer son entreprise. 
Après 13 ans d'inactivité, la descendance a 
décidé de  faire revivre le site de villégiature. 

Camping Plage Gagnon 

Un des rèves de Roland Gagnon est d'aménager 
un terrain de camping en bordure de la Rivière- 
du-Sud. Avec son frère, Alphonse, ils achètent un 
grand ternin qu'ils transforment en camping. Us 
y aménagent des terrains pour la location, un 
chalet à louer, un casse-croûte, iirie saiie commu- 
nautaire érigée au-dessus d ' u n  ruissea-u, des 
balanqoices, etc. Pour la baignade, on retrouve 
des plongeons, une gljssade qui arrive dans l'eau 
et même une plage sablonneuse. On peut mème 
y pêc.her. Dans les années 1960, le vicaire René 
Chaloiilt transporte les jeunes en  autobus, du vil- 
lage à la  Plage Gagnon, en collaboration avec 
Transport Maurice Morency. ïa Plage Gagnon esr 
alors l'un des seuls sites où la baignade est offi- 
ciellement autorisée, en raison de la qualité de 
son eau. Les freres Gagnon garderont leur site 
pendant 18 ans. Ils le vendront vers 1980. 
Aujourd'l-iiii, c'est devei~u un domaine privé. 

Son premier propriétaire, Normand Fteiiry vend 
à Hervé Roy, qui dessert Saint-RaphaEl, Saint- 
Gervais et Saint-Charles, de 1970 à 1973. À ce 



moment, la cantine passe aux mains de Ghislaine 
Bolduc, q u i  continue à desservir ies mêmes 
municipalités, jiisqu'en 1985. Le propriétaire 
subséquent, Jacques Guiliemette, ajoute deux 
cantines qui prennent place aiix deux haltes 
roiicières de  J'aritorouce 20, à Saint-Miclnel. 
En 1999, un  nouveau propriétaire, Roger 
Coulombe, d o n n e  à la cantine le nom d e  
Cantine R.C., et il dessert la halte routière de 
l'autoroute 20, direction Est. 

Les casse-crdtes 

Le premier casse-croûte est inauguré en 195 1 ; 
pour servir en particuiier des frites. Son proprié- 
taire, Ernest Ménard, l'exploite durant cinq ans. 
Aprks un incendie qui détruit le bâtiment, la 
famille Ménard déménage a u x  États-unis. Le 
casse-crocte était sjtiié sur le boulevard Saint- 
Pierre, où demeure maintenant madame Roger 
Picard. 

André Théberge, résidant de  Saint-Raphaël 
depuis 1962, fait construire iin casse-croûte 
en 1969, lui aussi sur le boulevard Saint-Pierre. 
En 1978, il agrandit son établ~ssement, avec I ' o b  
jectif d'offrir le petir déjeuner et de prolonger 
les heures d'oiiverture jusqii'a 24 11 durant la fm 
de semaine. En 1994, il vendra le Casse-croûte 
André Théberge a un jeune couple : Danna 
Bissonnette et Daiiicl Gagné. Une boutique de 
vêt en-ie n ts, qu'André Théberge avait annexée à 
son cornmerce en 1973, fait aussi partie de la 
transaction. Danna et  Daniel cl-ioisissent de se 
départir de celle-ci pour la transforiner en club 
vidéo. En 1999, le Casse-croûte chez Dan est 
rénové. L'ajout: d'une terrasse, I'obtenrioii d'un 
permis d'alcool et le service de menus du jour 
font partie des riouveautés. Les propri6taîres pro- 
curerit du travail a six eniployés, dont trois à 
temps plein. 

En 1982, un autre casse-croUte, déménagé depuis 
Dunritaye; vient aussi se nicher sur le boule- 

vard Saint-Pierre. Le Casse-croûte Chez Carole est 
la propriéte,  duran t  sept ans, de Carole 
Bern;itchez. En 1989, eUe le vend à Joske Bisson, 

qui s 'en occupe quelque temps, avant  de le 
revendre à Nancy Toussaint, en 1993. Cetre 
dernière, corijointe de Denis D'Amours, rebap- 
tise le commerce : le Casse-croûte D'Amours. 
Depuis 1997, il est géré par Céline Roy et son 
équipe. La nouvelle propriétaire procède a des 
rénovations importantes en 1999, dont la cons- 
rniction d'une chambre froide. 

Centre de In petite etcfance Be& Enfattce 

Depuis le 30 aoîit 1999, il offre des services de 
garde pour les enfants d'âge préscolaire. Le CPE 
Belle Eilfance, s i tue  sur la rue Fleury, est un 
organisme sms but lucratif gére par un conseil 
dladministratioii composé de parents utilis;iteurs 
et de responsables de service de garde en mjl.ieu 
familial. Comme tout CPE, il comporte deux 
volets : l'instailation et le mjlieu familial. Tandis 
que 4 1 places sont octroyées au volet installa- 
tion, 150 places au permis sont couvertes par le 
milieu familial. L'installation emploie à temps 
plein : une directrice, une adjointe administra- 
tive, une coordonilatrice en miJieu familial, une 
conseillère pédagogique et une responsable du 
service alimentaire. Y travaillerit a temps plein 
six édiicatrices, mais aussi qiielques autres sur 
une base partielle. Le CPE offre des places a con- 
tribution réduite, soit a 5 $/jour. De par le prc- 
gramme éducatif que le ministère d e  la Famille 
et de l'Enfance a mis sur pied en 1997, le CPE 
vise UII développement global de l'edam, dans 
un milieu démocratique qui lui permettra d'être 
socialement prêt pour son entrée dans le monde 
scolajre. 

Comptoir des bns prix et Plitisserie Andde  

Cécile Turgeon a tenu un comptoir de vente de 
veternents neufs et usages, de 1971 à 1996. Son 
commerce prenait place dans sa résidence, sur la 
rue Lamontagne. Sa fiUe, Andrie Turgeon, offrira 
ses services de pâtissière sous le même toit, 
de 1980 jusqii'à 1998. 



L a  col-donn&e des Roy 

Louis,Al.fred et Antonin Roy représentenc trois 
générations de cordonniers qui se sonc succédé 
daris une maison de la me Priilcipale, &tant de 
plus de 150 ans. ALfred et  h t o n i n  pratiquent 
aussi le niétier de  sellier, pour répondre a u x  
besoins des cultivateurs et des bùcherons qui 
possèdent des chevaux de trait. Délaissant pro- 
gressivement la cordo~inerie, Antonin devient 
vendeur, installateur et réparateur d'appareils 
électriques. Le plus grand chatigement q u ' i l  
jntroduit dans la paroisse est, sans contredit, I'ar- 
rivée de la télévision, en 1952. Par la suite, il met- 
tra aussj siir pied un atelier d'usinage pour la 
construction et  la réparation d e  machinerie 
tourde, o ù  il travaillera jusqu'à son décès ,  
en 2980. 

Anionln Roy dans M cordonnerie 

Adélard Uallaire naît en 1879 à Saint-Raphaël. 
Dès 1905, il transporte du bois de pulpe de Saint- 
Raptiaël et de Saint-Philémon jiisqu'à la station 
de Saint-Vallier, où sa marchandise est chargée 
sur le train, aFjn d'être acheminée aux  ~ t a t s ~ n i s .  
Edgar DaUaire, IL fils d'Adelard, aura lui aussi la 
vocation du transport. En 1930, il obtienr du gou- 
vernement provincial u n  permis de transport. 
En 1352, DaiIajre Transport circule a travers tout 
le Québec. La coiilpagnie possède des succur- 
sales à Saint-Rapl~aët, a Montmagny, i Québec et 
à Moi l tcéa l .  Elle gère u n e  flotte de  d o u z e  
car-tuons et de douze cam ions-remorques. Edgar 
Dailaire deviendra aussi propriétaire d'un hôtel 
(voir L'Abri du voyageur). En 1960, après le 
décès d'Edgar, son époiise ec ses deux garçons, 
Roger et Yvon, continuent d 'exploi ter  l'impor- 
tante entreprise. Madame Dallaire décède en 
avril 1990. En juin suivant, les garçons vendront 
l 'ci~treprise, dont les activités se poursuiveni 
sous le non1 de Transport Guiibaiilr. 

là où est sihlé le dépanneur, il y avait auparavant 
un magasin général. propriété d '  Aritoine 
Labrecque, qui a été incendié vers 1920. 011 l'a 
reconstniit, et Gérard hbrecque, fds d'Antoirie, en 
est devenii le proprietaire. En 1961, il IL vend i 
Rosaire Laflamme. Lx: magasin passe alors sous la 
bannière Andy Andy. Le premier jour, on vend trois 
suçons à im sou! On y fait airssi le commerce de 
vélos et de pièces d'autos jusqu'en 1965. Un petit 
restaurant prendra aussi place durant trais ans. 
Après quoi, Rosaire laflamme le ferme et trans- 
forme les locaux pour ajouter plus d'épicerie. 
En 1974, le cornierce passe a u x  mains d'Armand 
Picard et de Jacqueline Guillemetre. Monsieur 
Picard? aussi secrétaire-trésorier, y annexera son 
bureaii pendant p t usieurs années. En 1988, ils 
revendent à Diane et Lisette Bernard, qui gereront 
le cornn.ierce durant qiixtre ans, sous la bannière 
Proprio. Depuis 1992, Josette Paré et Denis 
Lebloncl en sont les propriétaires, sous la bamiièrt: 
Départneur J.D. 



i ' 'Bi 
L t  iii;ip;~-~ii d':inrriinc Iabrecttiiï ci;~if -ti i i i . IIi oii C:,I l i r ~v i i i r r i im i  ii. ticp.iririuiir 11 JI a rttJ iricciirlit cri l')!O puis reconsiniii 

0ii ! voit &toine i ih rey i re  et Dcsncrge lI!dl:urc, w r c  l e u n  irai\ fils : .\lewdre. GGnrd et Alphuiidor. 

E. Couture, Foqero?a Épicerde bozlchede R Thibnztlt 

Voir sectioii suivante 

En 1955, Noël Grenier acquiert le magasin de 
Noël Labrecque, situé dans un bâtiment qui 
abrite aussi le Restaurant dii Coin (que loue 
Édouard Carbonneau à l'époque). C e  ~iiagasin 
avait toujours été tenu par des Labrecque : 
An toine (1858-1 898), Napoléon (1 898-1 946) et 
Noël (1 946-1 955). Oziiré: le resraiirdnt, I'édifice 
comporte utie épicerie et une ferronnerie. Noël 
Grenier convertit c e t t e  partie en magasin 
général, et  Laurerçe, sa conjointe, s'occupe de la 
vente. En 1971, Noël Grenier vend le magasin à 
André Boldiic. Celui-ci ne conse rvera  q u e  
l'épicerie. Il y ajoute une boiilangerie artisanale 
où il produit du pain de ménage et des pâtis- 
series. 

Vers les années 1920, Cléoptlas GuiIlenlette 
exploite un petit abattoir derrière sa résiderice, 
au 1 ~ '  Rang. Ji fait boucl-ierie, débite la viande et 
la vend par les chemins. Une dizaine d'anilées 
P I U S  tard, son Frère Arthur, propriétaire d'une 
boucherie au viilage, engage Ron-ieo Guj.Uemette, 
son neveu. Ce dernier, conquis par ce métier, 
acquiert sa propre boucherie en 1340, au 69, rue 
Principale. 11 rue  lui-même les ariimaux qu'il 
elève, et vend la viande en faisant la tournte des 
rangs d e  Saint-Raphaël, de  Sainr-Nérée et de  
Saint-Gervais. En 196 1, Roméo Guillen.iette vend 
son commerce à Henri-Louis Gocibout. 11 troclue 
ainsi le coLiteau du boucher pour le voiant d'un 
taxi! 

Wellie Guillemette. qui rravaillera a la boucl-ierie 
jusqu'à l'âge de 75 ans, apprend au nouveau pro- 
priétaire les rudi.rnents de l'abattage des bcrufs 
et des veaux. Drirar-it ces joiirs d'abattage, Émile 
Roy ec Robert Bouffard prêtent main-forze au 
boiicl~er. Mais voila, en 1970, le ministère de 
I'hgriciilrure di1 Québec exige un  permis pour 



l'exploitation des petits abattoirs. Henri-Louis 
Godbout choisit d'abandonner cette activité. II 
agrandit son commerce et, tout en conservant sa 
spécialité de vente de  viande et d e  débitage - 
pour l a  congélation, i l  offre des produits 
d'épicerie. En passant, le bœuf haché se cIétail.le, 
en 1361, à 0'50 $ la livre, et à un dollar la hvre 
en  197 1. L'épouse d'Henri-louis Godbout, 
Clarisse, travadle avec son mari. EUe prépare le 
b0udi.n e.n casserole et: la tête fromagée. Le frère 
d'rfenri-Louis, Éloi, est aussi à l'emploi de la 
boucherie, de 1964 jusqu'à la vente subséquente 
du comnzerce. 

Cette vente de l'épicerie-boucherie se réalise 
en 1980, quand Ferdinand Roy en devient le pro- 
priétaire. Pendant treize années, la gestion s'ef- 
fectue sous l'égide de la famille Roy er de deux 
employés. Le commerce devienc dépositaire, au 

-) 9<y cours de cette période, de la Société des alcools -- - du Québec. Depuis mai 1993, Richard Thibault, 
dirige le commerce, avec son épouse Diane 
Chabot. L'épicerie-boucherie obtient la fran- 
chise du poulet Fritoii et en 1994, le boucher 
offre aussi des viandes fumées. Diane, de son 
côté, fabrique des produits maison bien appré- 
ciés de la clientèle. 

Cléophas Fndette ouvre une épicerie à même sa 
résidence, en  1948. Après son décès, en 1953, sa 
fille Marie-Ange poursuit les activités de son 
père, jusqu'en 1982. Le soir, l'épicerie est le ren- 
dez-vous d'une dizai.ne de jeunes, qui viennent 
entendre les contes de Marie-Ange Fmdetce, ou 
jouer aux cartes avec elle. Il n'y a pas eu de suc- 
cesseur. 

gpicerie GEM 

Voir section suivante, sous Un magasin général, 
dms les années 193040. 

Épicerie Gérard Béh.tcger 

Lc commerce de Gfwd IGIançer, en aoLl 1960. 

Gérard Bélanger achète, en 1936, une maison 
poflant aujourd'hiii le numéro civique 145 ,  sur 
la rue Principale, et qui appartenait 2 Orner 
Bouffard. Il y ouvre sa première boucherie.Avec 
sa conjointe, Blandine Beaudoin, qu'il épouse la 
même amée, il travai.llera durant neut' ans à offrir 
à la population de la viande de qualité. En 1945, 
il échange sa maison contre celle de Gaudias 
Carbonileau, puis y fait construire une annexe 
pour son commerce. II compte o f h ,  en plus de 
la viande, des fruits et des légumes. Un maheur  
le frappe en 1945, alors que  son épouse Blandine 
dkcède, le laissant seul avec trois enfan ts  : 



Rosaire, Louise e t  Laurent. Le bonheur revient 
quand, en  1347,  i l  convole à nouveau,  avec 
Georgctte Guay. Cetre dernière l'assistera dans la 
bonne marche du conimerce jusqu'en 1965. 
Cette année-la, iI le vend a Léandre Bissonnette. 
Le propriétaire suivant sera Rosaire Gilt.  
En 1973, Claire Guillemette en prend possession. 
Elle dirige le cornnierce durant neuf ans, avec sa 
famille. En 1988, les frères Jean et Gilles Chabot 
en reprenrlent les rênes, jusqu'en 1996. 
Aujourd'hui, les locaux abritent le Salon Reflet 
Beauté, propriéré de Candy, Keena et E n m a  Roy. 
Eues offient toute la gamme de soins profession- 
nels de beauté et de détente. 

Vers 1935, Weiiie Vigneault acquiert une maison 
constniice aux alentours de 1880 afm d'y amé- 
nager une petite épicerie. Durant 33 ans, avec 
son épouse, il tiendra commerce dans cette mai- 
son plus que centenaire aujoiird'hui. Après le 
décès de monsieur Vigneault, sa conjointe a 
vendu la proprieté à Henri Godbout, qui gèrera 
l'épicerie de 1958 jusqii'à 1970 environ. 

Fwblnntede Eudore Bolduc 

N é  en  1879, Eudore Bolduc devient apprenti 
ferblantier auprès d'Antoine Dallaire. Plusieurs 
bâtiments de Saint-Raphaël et des municipalités 
voisiries sont coiffés de toitures de tôle qu'il a 
U'iscaiiées. II en va de même pour les toitures de 
I'kgljse cle Saint-Nérée, du presbytère et du vieux 
couvent de Saint-Raphaël, qui reçoivent les bons 
soins d'Eudort: vers 1928. Ses fils, Léopold et 
Ulric, assistent leur père . . .  tout en prenant  
plaisir a courir sur les toits! Durant l'hiver, au 
chaud dans sa boutique, notre ferblantier fa- 
brique des  chaudières pour recueillir l 'eau 
d'érable et des casseroles pour la faire bouillir. À 
l'âge de 71 ans, en recouvrant la niaison habirée 
par Louis Fleury à l'époque, i l  a un maiaise et fait 
une chute. L'incident met dors fin à sa carrière 
de ferblantier. Eudore Bolduc a vécu jusqu'à 
98 ans. 

l l 
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Eodore Holtluc. vers 1935. p rb  des bassins 
pour lm a i i c t a  qu'il a confrr.rionnk. 

Ferrne du Bras 

En 1965, Joseph Édouard ~anguay  et ses fils acliè- 
cent la terre de Paul-Aimé Roy, sur laquelle est 
construite une porcherie de 100 pieds par 
40 pieds. Désireux de poursuivre l'élevage di1 

porc, i l  fait construire,  la m ê m e  année,  une 
maternité pour 160 truies, et: une de~uieme,  l'an- 
ne, suivante, pour 225 truies. 11 fait aussi ral- 
longer la porcherie initiale d e  monsieur Roy. 
L'expansion se poursuit en 1970, avec la cons- 
truction de rrois porcheries pour engraissement 
d'une capacité de 850 porcs chacune. En 1973 
s'ajoutent deux autres batiments d'une capacité 
de 1 250 porcs cliacurie. L'entreprise, mainienant 
connue sous le nom de Ferme du Bras, est ven- 9:j9 
due à Unicoop, en 1987. - - 

Garnge Albert Bo-cs'tin 

Né et1 1907 dans le rang du Sault,Aibert Boutin 
bâtit son commerce à I'ernplacemen t actuel du 
gar-dge municipal. Il s'adonne à la mécanique 
génémie. II. constniit aussi des ~raozumobile.~ avec 
son frère Lucien-Vers 1953, i1 commence l'entre- 
rien des  chemins  d 'h iver .  D u r a n t  les 



années 1960, il en.tretient les routes de Saint- 
Raphaël ,  Sai nt-Franqois ,  Saint-Vallier, et la 
Route 281 de  Saint-Michel à Saint-Magloire. 
Certains se souviennent qu'Aibert Boutin a, un 
jour, des démêlés judiciaires avec ta compagnie 
Bombardier, qui  l 'accuse d'avoir copié des 
spokefs (roues dentelées). Mais il gagne sa cause 
piiisque le spoket de son invention compte une 
dent de plus que celui de Bombardier! En 1971, 
Alberc Boutin se rappelle aussi u n e  tempête 
assez extraordinaire, au point où on doit sortir 
quelqu'un par la fenêtre di1 2 e  étage de sa rési- 
dence, puisque la porte d'entrée est ensevelie 
sous la neige! Monsieur Bouiin est décédé 
en 2000, à l'âge de 93 ans. 

Garage Alphée Dtctil 

Le garage d'Alphée Dutil est érigé en 1962, au 
451 boulevard Saint-Pierre. On y fd i t  de  la 
mécanique générale. Après quelques ailnées 
d'exploitation, il faic agrandir s o n  bâtiment pour 

.??Y0 
pouvoir y Loger de la machinerie lourde. Il se 
procure de~ur excavatrices pour  le creusage de 
fossés. Jacques Picard et Julien Breron en sorit les 
opérateurs. C'est en 1972, soit dix ans après l'ou- 
ver ture  du garage, que  monsieirr Dutil vend 
celui-ci à Lionel Laliberté. Aujourd'hui, le garage 
appartient à Serge hverdière. 

--- % 
Garage Hervé Fradette 

En novembre 1960, Hervé Fradette achète le 
garage appartenant à Noël Arbourg (Jack), et l'ex- 
ploite sous la bannière White Rose. II vend de 
l'essence et  fait des réparations mécaniques. 
En 1965, il agrandir le bâtiment, car il souhaite 
ajouter d e  noiivelles cordes à son a rc  : le 
débosselage et Ia peinture .  Depuis les 
années 1980, il se consacre au  recyclage d e  
pièces usagées. 

E n  1970, Jean-Guy Rémillard fait l'acquisition 
d'une partie du terrain appartenant à Lucien 
Breton, au 5C b n g .  La constmctiori d'un garage 
débute à l'automne. DSs l'ouverture, Jem-Guy y 
fait de la mécanique générale et  de la vente 
d'essence, sous la bannière Ultrarnar. II prend 
aussi en charge des contrats de déneigement 
pour les municipalités avoisinantes, et il fait du 
sablage au jet de sable. En 1979, un agrandisse- 
ment s'avère necessaice pour l'entreposage de la 
machinerie d'hiver.Au fil des ans, les activités se 
diversifient : vente de machinerie lourde, fabrjca- 
tion de  camions d e  déneigement, achat de 
inachinerie pour le terrassement. Depuis les 
débuts, son épouse, Ginette Cadcin, le seconde 
pour la comptabilité et diffkrentes t2ches.Avec la 
croissance de l'entreprise, son füs, Francis, s'irn- 
plique aussi davantage dans les activités. À L'au- 
tomne 2000, le garage comptait 30 ans d'exis- 
rence. 

Garage Ju limt Marceau 

En septembre 1971, Julien Marceau achète un 
garage que Josepli Albert gérait durant  les 
années 1940. Il y vend de l'essence pour SheU, 
jusqu'en 1992, puis pour Olco. julien faic de la 
mécanique générale. Ce  garage situé su r  le 
boulevard Saint-Pierre est très fréquenté par les 
amateurs d e  cartes, jusqu'à sa fermeture, en  
décembre 1999. 



S I -  LPS /)OII.Y --- i ,rt / , /  ,Y!/(J.\, f ~ t /  10 !. io ,;ro,t {,,// ;O//,,! 

Garage ~ a u l - É m i l e  Arhour duire d'autres véhicules que ceux de la rnarque 
Chrysler, oii aclie.ter d'au~res produits y ue ceux 

En 1969, ~aul-Émile Arbour décide de bàric son de la compagnie Irving! 11 prend sa retraite 
propre garage de mécanique générale, sur  la en 1385, et son fils Fesnaod Asselin assure la 
Route 781, une entreprise qui l'occupe durant relève au  garage. Philippe Asselin est décédé en 
une vingraine d'amées. E n  1988, il passe la barre avril 1998. 
à son fils Daniel, qu i  assure toujoiirs la relève. 
Depiiis eriviron cinq ans, Daniel Arbour a reriré 
le service de poste d'essence (bannière ïexaco, 
puis ~ s so )  pour se consacrer exclusivement à la P 
méca.nique ailtomobile. I 

9 ' ' I  
Gnrage Philippe Ass elin - .) 

Pbilippe Assel in est né en  1921. Dans les 
années 1950, le futur garagiste est l'unique 
employé de Maurice Tanguay, qui sera le fonda- , - I 
Leur d'Ameublements l'anguay, alors que ce 
dernier est propriétaire d'un garage à I 
Mantmagny. 11 se plaît à dire que Philippe est son 

- 
homme de coi~fiance. A l'été 1960, Philippe 

i 
La d;illc de iiionw iIc Pbbppc ,l?wltn, cii jtiin ILI-ri 

Asselin fait construire son propre garage. Ceiix 
qui le coniiaissenr disent qu'il ne peut pas con- 
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Garage Réjean Roy 

En jiiiUet 1974, Réjean Roy ouvre son propre 
garage de débosselage, de pein turc d'automobile 
et de mécanique génénle, sur la Route 281. Se 
faisant très vite une bonne clientèle, il engage un 
premier employé, Alain Guillemette. En 1978, il 
agrandit ,  et i l  engage un deuxième employé. 
Durant la saison estivale, il accueille aussi des sta- 
giaires. Par la suite, il ne gardera qu 'un  seul 
employé, Raynald Guillemette, toiijours à son 

.).,,;, emploi. En 1999, le garage fait l'objet de nou- - ,.l- \ d e s  rénovations, afin d'améliorer le service a sa 
cl ientèle assidue. Réjean Roy fa i t  aussi d u  
remorquage. 

Honoré Roy, mnrchnnd 

1-Ionoré r Nérée )) Roy naît en 1885. Son époiise 
est Ernestine TanguayAprès u.n coii.rt séjour da.tis 
tes chantiers de L'Abitibi, avec son épouse et le 
cadet de la f a d e ,  il revient à Saint-Rapliaël. Sa 

maison est détruite par l'incendie qui a réduit en 
cendres une partie. di1 village. Pour repartir a 
neuf, ii achèze alors trois terrains, dont Ic maga- 
sin d'André Brisson, au 1 15, me Principale. II y 
rient épicerie jusqu'en 1956, avant de vendre 
son gagne-pain à Raymond Bouchard. De retour 
des États-unis, en 1956, Raymond et sa conjointe 
Olivette Boiichec dirigent l'Épicerie Bouchard. 
Raymond vend aussi des appareils électriqiies et 
répare des mdios et des télévisions. Comme le 
stationnement bit défaut, on recule le magasin 
d'environ 35 pieds, et o n  en profite p o u r  
agrandir ce dernier. En 1981, après 25 anliées 
consacrees à leur commerce ,  devenu u n e  
épicerie-boiicherie, les Uouchard vendent celui- 
ci à Paul-Émile Lafiamme, qui le dirigera avec son 
fds, Jean-Marie. Auparavant, Paul-~rnile possédait 
son propre commerce d'abattage d'animaux. 
alors que sa conjointe, DlancheTanguay, tenait un 
dépa~eur .  Ils clélaisseront ces activités pour se 
consacrer à leur nouvelle acquisition, jusqu'à la 
fin de 1987. L'épicerie connaîtra alors de nou- 
veaux propriétaires, Francois Aubry et Jacqiies 



Thibaudeau, (leurs conjointes) Raymonde et 
Nicole Potvin. Ils démarreront le Marché 
Bonichoix, avant de déménager CL dernier dans 
les vastes locaux actuels sistués sur le boulevard 
Saint-Pierre. 

Joseph Uemard et son époiise, Rose-Anna Cadrin, 
acquiérenr I'HOtel Beiievue en 1938 d e  G-eorges 
Tangiiay. L'hbtellerie n'étai t  pas un  secteur 
prospère à l'époque. Seul un commis voyageur 
sejournait à l'l-iôtet régulièrement, en plus du 
notaire Pouliot, q ~ ù  venait à Saint-Rapliaël faire du 
bureau à l'occasion. ~ i d é s  de leurs e d n t s ,  les 
nouveaiix propriémices, pour augmenter la clien- 
tèle, ont entre autres inaugiiré une saiie de récep- 
tion, où se tiei~dront bien des banquets de noces. 
Le premier de ces banquets est d'ailleurs doruié 
en l'honneur du mariage de leur fiUe, Marie-Anne 
Bernard. Même si la guerre de 1939-45 apporten 
son lot de restrictions, surtout sur le plan de l'ali- 
nienta tion, plusieurs événements amèneront une 

toure nouveile clientèle qui logera à cet endroit. 
On pense, entre autres, à I'installatioi~ de l'usine 
d'aspl-ialte à Saint-Raphaël, avec ses ingénieurs, 
entrepreneurs et ouvriers. La famiiie Bernard a 
géré I'hotel jiisqu'en 1947. avant de le vendre a 
Fernand Boutin et Racl-iel Breton. Ces derniers 
tiennent un service de chambre et  peiision à la 
semaine, et aussi un  restaurant. Le couple 
VaUrères achète l'h6tel en 1959.Toutefois, en  jan- 
vier 1965, monsieur VaUières décède. Sa conjointe 
se remariera d e u ~  ans plus tard avec Luc Dion. Le 
couple gardera l'h6tel jusqii'en mai 198 1. À ce 
momen t ,  Claire More i~cy  et Ronald  Bolduc 
acquièrent l'établissement, qui deviendra 11H6tel 
chez Claire. En 1983, il passem aux mains de Paul 
Dubreuil, jusqu'en 1985. En 1986, I'édLFice a été 
converti en sept logements, et est devenu pro- 
priété de Clérnent Lacroix et de Claude Roy. 
Depuis 1990, Claude Roy en est l'unique proprié- 
taire. 



En 1926, Adélard Rémillard, surnommé Tapon, 
achète le magasin de madame Joseph Deslandes, 
q u i  le tenait par succession de son mari. Très 
petit au début, il s'agrandit sous Ia gouverne de 
monsieur Rérniilard. À titre de magasin général, 
an J' trouve de tout : épicerie, tissu à la verge, 
céréales de toutes sortes (avoine, orge, etc.), 
hiiile de charbon,  peintiire, articles de 
ptomberie, meubles, carabines et cartoucl-ies.. . 

, ,4  On y taille aussi la vitre. Deux pompes à essence - *> Texaco trônent devant l'entrée. Une poiilpe pour 
l'essence rouge, et l'autre pour la bkcz~zche.. . qui 
est claire comme de l'eau! Acnland Dinelle fait 
l'acquisition du magasin général en 1959, er i.1 le 
transforme en épicerie-boucherie. C'est le tout 
premier, à Saint-Raphaël, à obtenir u n  permis 
pour la vente de la bière. Pour inarquer I'evene- 
ment i l  fait graver cent ouvre-bouteilles a son 
nom, et les remet en cadeau aux cent premiers 
acheteurs de bière! Au decès de  monsieur 
Dinelle, en 1965, le commerce devient la 

propriete de son épouse, Angéline Lavigne. Le 
ministère de la Voirie l ' a  acquis, en septem- 
bre 1968, en prévision de la constc-uctioil du 
boulevard Saint-Pierre, puis vendu un  dollar à 
JosephAlbert pour qu'il le démofisse. 

J.E. Beaztdoin, marchand 

Voir section suivante, sous J.-E et J.-A Beaudoin. 

Surnommé N Ti-Toune N, Édouard Harpe, fils de 
Gaudiose et de Delphine Lemieux, naît en 1902. 
II travaillera plusieurs années pour la Banqiie 
provinciale. Quaiid ii se marie, il doit quitter son 
emploi, car son employeur exige qu'il demeure 
cél.ibacaire, afin de pouvojs le transférer à lojsir 
dans différentes succursales! Libéré d e  ses 
engagements envers la banque, il épousera Clam 
ïmguay. C'esr à l ' a u t o m e  1932 que le magasin 



J.E. Harpe ouvre ses portes. Jusqu'à sa fernieture, 
en 1969, on y vend de l'épicerie et des jouets, 
entre autres.  Clara emploie ses talents de 
modiste à la vente et à la réparation de chapeailx 
pour dames. Leur fille unique, Colette, demeure 
toujours dans la maison paternelle, propriété des 
Harpe depuis trois générations. 

Joseph Znki!, marchand 

Joseph est né en Syrie, en 1879. Son pkre réussit 
à lui fitire traverser l'océan, pour le protéger 
d'une guerre q u i  sévit au pays. Joseph Zaki, à 
18 ans, vient rejoindre ses cousins installés dans 
la région. Ces  dertiiers, qui vendent des vête- 
ments pour  hommes par les maisons, engagent 
leur parent exilé. Ce dernier trouve pension chez 
Cléophas Coulombe. Plus tard, d épousera Anna 
Boutin. Le couple s'installe dans une petite 

1,rs hons Fvlio ti,jcs o i /  I,r 1 -  io  6rot10,i~ illue.' 

maison de la rue Principale, qui sera la proie des 
flammes lors du grand incendie de 1919. Ils 
emménagenr, par la suite, au 93,  rue Principale. 
Ma.tie-Laure Boutin, nièce d'Anna, vient s'installer 
avec le couple, à la demande d'Anna dont la 
santé est fragile. Marie-Laure s 'occupera d u  
magasin avec son oncle, qui la considère com.nie 
sa fille. En 1956, elle u n i t  sa destinée à celle 
d'Henri Cl~ares t .  11 est veuf et père de deux 
enfants : Andre et Micheue. Cette dernière tient 
u n  salon de coiffure dans le magasin. L'année 
suivante, Joseph Zaki déckde, a l'hge de 78 ans. 
Marie-Laiire continue de s'occuper d u  com- 
merce. Elle e t  Henri ont une fille : Marie, née 
en 1960. Devenue coiffeuse, Marie Charest tenait 
le salon de coiffure à l'intérieur (lu magasin, dans 
les années 1980. 

- 1 - .- -. - - -. 

M.igniri c l~ ,  Jrrwph Z:tl;.i Siir Ic Iwmori, or! :ipn;oit \nn.i Ik~iirrn c.Qri\epli Z:h. 



Lzcden Boutin MFG 

Lucien Boutin naît à Saint-Raphaël en 1915, dans 
le rang du Sault.Ayant appris la mécanique, il se 
consacre, avec son frère Albert, i la construction 
de véhicules, de 1939 à 1946. Les frères constnii- 
sent cinq snowmobiles, mécanique et car- 
rosserie, ainsi qii'un camion pour le transport du 
bois. Peu aprés cet te  époque, il épouse 
Marguerite Breton. Il commence aussi à fabri- 
quer des chenilles de tous genres : pour des 
snowmnobHles de douze passagers, pour  des 
tracteurs de  ferme . . .  E t  même,  pou r  
J.E. Bombardier, il fabrique des chenilles pour 
des F 4 ,  petits vétiicules que l'on emploie pour 
gratter Les trottoirs de la ville de Québec. Lucien 
Bourin fait lui-même la promotion de ses che- 
nilles. Il en a vendu i i r i  peu partout, de Montréal 
à la Gaspésie, en passant par  la Côte-Nord. 
En 1979, à l'âge de 64 ans, il vend son commerce 
à Entreprise Diori F-4. 

1 n si:otl.nitii>~lr nli1ianrn:inl ii Liicien I3ouI1ri 

Magasin de coztpons (Paul Frndeîte) 

?,?fi 
Chez Paul Fndette, durant les années 1960-1 970, 
sur ta rue Prjncipale, on retrouve tout ce qu'il 
f a u t  pour la couture. Des coupons, di1 fil, du 
ruban, de la dentelle, des boutons.. . Une vraie 
mine d'or pour les couturières du temps, sur qui 
on comptait pour confectionner la plupart des 
vêtements de La maisonnée, à bas prix. 

Magasin Léopold Roy 

En 1946, Aicide Bouchard achète un dépameur 
que David Gujllemette a bâti de ses mains, au 
84, rue Principale. Durant l'année qui suit, il le 
vend à Léopold Roy et Yvette Jolin, son épouse. 
Ils conservent au commerce sa vocation de 
dépanneur, auquel ils ajoutent qiielques sièges 
autour di1 comptoir. Les enfants des rangs pren- 
nent l'habitude d'aller s 'y  asseoir le midj., pour 
dîner, en apportant leur luncl~. Yvette dor-irie 
même des cours de rattrapage scolaire dans son 
commerce. Aujourd'hui, le conmerce est le site 
de La Ciinique dentaire Saint-Raphaël, propriété 
de  Louise Baribeau. 

L~YL i m p n l i l  R r , .  

M è w  le compioir : lPopold Roy, belle, I)ianc el Georges Joliri. Fin-dni : Pauline Joh .  

NoeUa Arbour, ancieme institutrice, démarre un 
premier magasin dans la maison de Joseph 
Goupil. Par la suite, eue déménage le c 
à l'étage de la résidence de Pl-iilippe 
EUe vend des tissu ec accessoires pour la cou- 
ture ainsi que des vêtements. Noëlla épouse 
Robert Cla'vet, en 1941. Six ans pius tard, le COLI- 

ple adlete le bâtin-ient du 412, boulevard Saint- 
Pierre, qui appartenait à Lazare Lernelin (au 
début des années 1900, c'était u n  important 
magasin de marchandises sèches). Noëiia pour- 
suivra le même genre de commerce, mais y 



ajoutem la vente d'épicerie et de ct~aussures. Les 
activités cesseront vers 1970. 
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Ma.& Bozccbard, cozltzcrière 

K .  

Fille d'Eusèbe Bouchard et d e  Virginie 
Labrecque, Marie Bouchard naît en septem- 
bre 1403. Diplômée en coiiture, d e  donne des 
cours aux jeiines femmes, leur apprenant cous 
les rudimencs, de la confection du patron à la 
fini~ion d ~ i  vêtenienr. Les elkves l-iabitant à l'ex- 
térieur de Saint-Kapliaël trouvetir pension chez 
Ida Boidiic. Marie est une fine observatrice. Elle 

rien de temps, dans les moindres détails. Elle 
confectionne des robes d e  mariée, des habits 
pour honzmes. Elle remodèle des manteaux de 
fourrure, elle répare divers vêtements. Elle fait 
aussi ~ L L  i ~ e ~ t f a u e c  d z ~  vieux, utilisant des vête- 
ments déjà portés pour e n  confectionner de  
nouveaux, surtout pour les enfants. Par surcroît, 
eue modèle des chapeaux. I i  n'est pas rare qiie 
les gens se présentent cilez ejle pour un 
essayage, après la niesse di] dimanche. Marie 
Bouchard est toujours parmi noiis, a 97 ans. 

Matériaux Bissonnette et fr#es 

En 1942, A.lphonse Théberge achète des terres 
siir lesquelles i l  fait la coupe du  bois avec 
quelques employés. Puis il le hit scier et le vend 
à Québec et à Charny. En 1955, il constniit un 
entrepôt: et commence à vendre lui-nièrne dii 
bois au détail, ainsi que des matériaux de cons- 
truction variés. En 1985, il cède son entreprise à 
son fils Laiirenr, qui  la vend ailx fréres 
Bissonnette, en  1990. Depuis, le commerce est 
cotinu sous le nom de Matériaux Rissonnetre et 
frères. 

Jean-Baptiste Jolh a construit plusieiirs maisons 
et granges dans la paroisse. Son fds Aiplionse est 
connu pour avoir bâti le kiosque de la criée, près 
de l'église, ainsi que pour avoir fait maints démé- 
nagements de maisons. Roland, son fils, est aussi 
LUI expert dans le déplacement de maisons. II a 
même soulevé l'église de  Saint-Nérke pour que 
l'on procècle à l'installation d'un solage! Roinéo 
Jolin, aiissi fils d'Alphonse, achète en 1943 la 
boutique de Louis Corriveau, fabricant de portes 
et fenétres. 11 entend poursuivre dans la nieme 
voie. En 1944, il revend néarirnoins à Paul-Henri 
Dallaire, mais 1'ami.e suivante, il rachète la bou- 
tique. Roméo Jolin esr décédé e n  197 1. Son fils 
Jacques Jolin, qu i  a étudié en menuiserie arti- 

M ~ I X  E ~ U C ! ~ , ~ L !  VI W., élbvcï. eo 191 j. ~srim : hlirie R6! (WC dc ? I A ~ I ~ ~ ~ I . o ~ ~ .  sanale, reprend la boutique de  son père, mais 
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marchés, ils choisissent Saint-Raphaël pour don- 
ner pignon sur rue à leur indusuie. Sous t'inspi- 
ration du cure Auder, on fonde même un syndi- 
cat industriel pour fournir une aide  financiè.re 
pour la construction. Par l'entremise de corvées, 
on  commence à ériger le bàtirnent en  
septembre 1959, et la production débute en 
novembre de la même année. En 1960, un nouvel 
associé, b u i s  Goul.et, joint le trio des fondateurs. 
Jusqu'en 1976, on concentre la production sur la 
fabrication des fameux joints de  ciiivce. O11 
détaisse ensuite ce créneau pour la fabrication 
d'accessoires d'étable, tels que des abreuvoirs, 
ainsi que pour cles conduits électriques en alu- 
~niniiim mat, des boîtes d'entrées électriques, 
etc. La Métallurgie Saint-Raphaël ferme ses 
porces en  1980. Le vaste bâtiment a ensuite 
connu une série de propriétaires. De nos jours, il 
abcice le casse-croûce Pizza d u  carrefour, un 
niarché aux  puces e t  l'Ébénisterie Roy e t  
Labrecque. 

dans une  l i g n e  dif férente .  I l  fabrique des 
armoires cte cuisine et des meiibles sur tliesure, 
entre autres. 

Métnllzirgie Saint-Rnp hnël 

>),','& - En 1958, Eugène Willet, Laurkat Remillard et 
Renk Ré.millard, travaillent au Massachussetts, 
dans une usine où l'on fabrique des joinrs de 
cuivre. L 'u~i  d'eux, envoyé à Québec pour mon- 
trer des écl~izntillons à des grossistes, constate 
l 'absence totale d ' u n e  telle production au 
Québec, et sa rareté même au Canada. Faisant 
part de ses observations à ses compagnons, tous 
trois décident de nlettre leurs economies en 
commuri en vue d'ouvrir iine n~anufacture du 
genre au  Québec.  Malgré  l'éloigi~ernerit des 

Pazcl Pigeon el f i l s  

Né en 1917, d'une famille de onze enfants, dans 
le rang des Fiefs, Paiil Pigeon est un  citoyen bien 
enraciné dans son milieu. À 15 ans, il devient 
apprenti chez le forgeron d u  village, Onésime 
Tanguay. Trois ans plus tard, son apprentissage 
terminé, il est employé chez Eugène Breton, qiii 
le paie un dollar par jour. À 20 ans, ii achète la 
ferme d'Antoine Théberge et de Marie-Louise 
Gudlemette, dans l e  Smlt. .  . mais il doit atrendre 



Paul Pigwii! et III~. ~n acpicmbre Ici-S. 

ses 21 ans, âge de Pn majorité à l'époque, pour 
signer le contrat! II partage son temps entre les 
activités de  la forge, les travaux sur sa ferme, 
ainsi qu'à la drave et aux chantiers de I'hbitibi. 
En 1943, il épouse Ida Roy. Forgeron dans l'âme, 
il ouvre sa propre boutique en 1947, tout en 
poursuivant parallèlement son métier d'agric-iil- 
teur. Comme la mécanisation rend l'utilisation di1 
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cheval désuète, il ajoute une corde a son arc en 
apprenant la soudure, en 1955. De fil eri aiguille, 
il achète iine premikre rétrocaveuse sur roues, 
en 1960. Le fondateur de Paul Pigeon et Fiis offre 
ensuite, pendant 23 ans, le service de travaux 
mécanisés aux agriculteurs de Bellecl-iasse et des 
environs. À 53 ans, il es t  toujours très actif .  
Quant a la bout ique ,  elle est proprieté  de 
Maxime Thibault, depuis 1987, qui y a oiiverr 
l'entreprise Lettmrnax. 

Pépinière Gosse fin 

Au ditbur des annees 1960, Jean-Noël GosseLin et 
son épouse, Diana, fondent l'une des premières 
serres commerciales de Saint-Kaphaël, si ce n'est 
la toute premiere. Il a comme site ses [erres de la 
Route Gosselii~. Au tout début, or] se consiicre à 
la production de  quelques variétés de fruirs et 
de légumes, auxquels s'ajouteront les fleurs et 
les petirs fruirs d e  saison. En 1965, les efforts 
coizsentis par toute la familie sont récompensés. 
etanr donné la qualiré et la popularitk de leurs 



Ir, I'E~rri-(::ui,ida, du remps de Clnude Roy 

produits et services: les serres sont agrandies et 
d evicnnent : la Pépinière Gosselin. Après le décès 
de Jean-Noël Gosselin, en 1972, son époiise 
veiilera i son bon fonctionnement, second& de  
ses enfants. En 1974, elle cède l'entreprise fami- 
liale à son cinquième enfant, Gaétan Gosselin, et 
à sa conjointe, Diane Roy Peridant une quinzaine 
d'années, la pépinière continue à majnteriir un 
bon rendement. Malheureusement, en raisori de 
problèmes de santé, Gaétan Gosselin doit: se 
rksoudre à fermer les portes d u  commerce, 
vers 198&89. 

Pétro- Canada 

Jean-Paul Beaulieu bâtit son premier garage siir 
l'avenue Beaudry, en 1950, pour y vendre de 
l'essence. ii l'agrandira pour pouvoir y acciieillir .-'40 
des camions et y fake de la mécanique. Lorsque 
Benoît Bernard prcridra possession du garage, 
en 1977, il n'y a plus de poste d'essence. Il 
louera une partie de son garage à Rolarid Garant, 
qui  y fera de la peinture et du debosselage. 
En 1982, Serge Carboiineau prencl possession du 
commerce, et le place sous la bannière Pétro- 
Canada. On y offre maintenant les déjeuners. 
Pendant ce temps, Roland Garant continue ses 
activités dans le garage. Par la suite, le Perro 
devient propriété de  Claude Roy, puis de  

Raymond Guillemette. En awiI 1996, sa section 
d e  dépannage adopte le nom de Dépanneur 
J.P.M. Bernatchez, alors que Jean-Paiil Bernatchez 
et son epouse en sont les propriétaires. Depuis 
décembre 2000, Pétro-Canada et le Dépanneur 
Le Lève-TGt appartiennent à Daniel G-agnoii et 
Roger Co~ilornbe. 

Bâti en 1973, il est d'abord propriété d'Aline 
Théberge puis vendu à Roger Boiiffard. En 1976, 
Roland Tnidel en fair l'acquisition, et il agrandit 
le bar. De 1980 à 1987, Carole h b o u r  en  est la 
propriétaire. Les acquéreurs subséqiients sor~t 
Guylaine Arbour et Clérner~t Laccoix. En 1989, 
Guylaine Arboiir se dépar t i t  de sa part, que 
Clément Laçroix acl-iete. Le restaurant est a w n -  
di aux dimensions actuelles. Clément Lacroix 
revend le commerce en 1997, à Denis Doiron. 
Depuis 1998,ThérSse Roy en fait la location. Les 
fins de semaine, au bar, 011 invite des chanson- 
niers pour créer une ambiance. 

Le Restaurant dzr  Co61 

Voila probablement l'un de nos premiers restau- 
rants. II prend place dans les locaux d'un bâti- 
ment  qiii abrite aussi iine épicerie. Édouard 
Carbonneau e l  son épouse le louent de Noël 
Labrecque, et y servent surtoiit d u  fast food. 



Ouvert sept jours par semaine, et presque vingt 
heures par jour, c'est le lieu de rendez-vous de la 
jeunesse du temps, soit des années 1950 et 60. 
Édouard accueille aussi les gens de l'âge d'or. À 
bonne l-ieure le m a t i n ,  sa conjointe, Justine 
Lavoie, y fait le ménage quotidien, pendant qu'à 
l'entrée, la clientèle arcend l'ouverture pour d is  
puter des parties de billard et de  cartes. À I'au- 
tomne, le restaurant connaît ses temps morts, 

quand les jeunes I~ommes partent pour les 
cliantiers. Quaiid la telévisioi~ fait son entrée 
dans nos vies, Ie Restaurant du Coiri devient le 
lieu où on p e u t  regarder la lutte et la boxe. On 
instaile alors les chaises en rangées, comme dans 
un petit théâtre. IR samedi soir, à l'occasion, on y 
tient des soirées de danse ... même si le curé 
n'est pas toujours d'accord. Les temps forts sont 
le prjncemps, quand les bûcherons reviennent à 
Saint-Raphaël, et l'été, quand la G jeunesse s des 
États-unis vient en vacances, s'étant exilée pour 
travailler chez nos voisins américains. Édouard et 
Justine gèrent le commerce durant sept ans. 
Après quoi, Armand Picard prend la relève, 
faisant vivre le Restaurant d u  Coin 
jusqu'en 1963. Puis, le restaurant passera aux 
mains de Roland Vermetre, qui  en assurera Ia 
bonne gestion jusqu'à sa fermeture, en 1966. 

Lison et Michelle Turgeon, deux sœurs, ouvrent 
u n e  garderie a u  2 e  étage du chef-lieu, en  
aofit 1986. Elles coinmencent modestement, en 
accueillant six enfants a la fois. Pendant les onze 
années oii ces deux éducatrices tiennent leur 
garderie, clles auront  p r i s  soin de pliis d e  
325 enfants. Leur service de garde a pris fin en 
juin 1997. 

La station-service, sise sur le boulevard Sainr- 
Pierre, est construite durant les années 1960, par 
Jean-Paul Beaulieu. De 1973 à 1989, Leo Dairon, 
devenu propriétaire, dessert les aiitomobilistes, 
sous la bannière Golf. 11 vend ensuite la station- 
service au propriétaire acrucl, Laurent Goulet, 
qui agir sous la bannière Ultcamar. Aux services 
déjà offerts, Laurent Goulet ajoute celui d'jnstal- 
lation et de réparation de pare-brise. Un brin de 
nostalgie? En 1973, selon le propriétaire de 
l 'époque,  l 'essence se vend ,  en  moyenne, - - 
49,9 cents le gaUon (environ 0,12 $ le litre). 

Stzidto Mercier 

Jean-Paul Mercier, photograpl~e, ouvre son pro- 
pre studio de photographie professionnelle en 
mars 1973. 11 commence ses activités comrner- 
ciales dans le sous-sol de sa résidence, située rue 
dii Foyer. TI greffe à son commerce le rôle d'a- 
gent fleuriste. Son epouse, Laurette Guillemette, 
le seconde depuis le début. À l'été 1980, le scu- 24 

dio déménage dans une nouvelle construction, 
et les propnétaices y ouvrent iine boutique de 
fleurs plus élaborée, en 1988. Jean-Paul Mercier 
cesse ses activités commerciales en juin 1999. 

Israël Gagnon est né a u  3 c  Rang. En 1933, il 
achète un camion, avec lequel il transportera di] 
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bois de ctiauffage, des billots et des marchan- 
dises pour les commerces. C'est le clébut de  
Transport Gagnon. L'hiver, comme les cl-iemins 
ne sont pas ouverts, il charrie ses rnarcl-iandises 
mec des clievaux. En 1941, il achete i l i l  second 
camion et il ouvre une cour à bois cllez lui. Il 
achète le bois en gros, le scie, IL fend, et le 
revend. Ses trois garçons prendront la relève à 
t ou r  d e  rôle, soir Alexandre, René et Yvon. 
L'entreprise a cessé ses activités en 1969. 

Tuyaux BeUechasse 

Noël Grenier est né dans la Beauce, en 1929. Il 
kporise Laurette Bolduc, originaire de  Saint- 
Raphaël, où le coiiple s'établit en 1955. Noël 
commence à produj.re du béton en 1957, dans 
un hangar derrière le magasin. Manquant d'es- 
pace, il achète une partie de la terre d'Adélard 
Pigeon et y déménage son eritreprise. 11 pcodiiit 
diverses sortes de blocs de ciment servant dans 
la construction, airisi que des ruyaux de béton et 
des décomtions de terrain. En 1957, l'entreprise 
compte trois employés, et ei-i 1988, ils sont de 
douze à qiiinze à travailler a u x  Tuyaiix 
Bellechasse. Aujourd'hui, les anciens terrains de 
ïhyaux Bellecl-iasse sont devenus Place Grenier, 
une zone résidentielle divisée en 24 lots destines 
à la constructiori de maisoris famil.iales. Les 
Tu.yaiix Bellechasse ont cessé leurs activités 
en 1988. 

TY Moteurs 

Léopold Théberge, en 1960, répare et vend des 
scies mécaniques, ail sous-sol de la résidence de 
son frère Jean-Yves. En 1961, il bâtit un garage 
sur la Route 281, qu'il fait agrandir cinq ans plus 
tard afm d'y ajouter la vente de tondeuses et de 
tracteurs à gazon. En 1973, il donne un nouvel 
essor au commerce, en y intégrant la vente et la 
réparation de  motoneiges Moto-Ski. Puis, 
en 1985, iI devient concessionnaire des produits 
récrgatifs Bombardjer. A c e t t e  époque, son 
épouse Irène Langlois, sa fde Suzie, son fils Yvan 
et son neveu Alain Théberge travaillent avec lui. 
En 1986,Yvün devient propriétaire du com- 
merce, auquel il donne le i-iorn de TY Moteiirs. 
L'ascension se poursuit.. . Au début, il vend une 
trentaine de motoi~eiges par ar-inée. Djx ans plus 
tard, 350 motoneiges neuves et usagées trouven r 
preneurs annuel lement .  D'autres services 
s'ajoutent au fil des ans : vente et reparation de 
niorornarines Sea-Doo, de véhicules tou t -  
terrain.. . TY Moteurs s'est mérité trois fois le 
prix de  concessionn;iire de l'année, en 1985, 
1990 et 1998. En 1999, fa Fédération des clubs 
de  nioronej.ges du Québec l u i  décerne  le 
Blizz'Or, catégorie Concessionnaire de I'amée, 
un prix qu'il reçoit en compagnie de sa con- 
jointe Line Fradette. Ce Blizz'Or reconnaît la 
qualité exceprionr~elle de t'accueil, te service 
après-vente, la compétence du personnel, la 



promotion du sport de la motoneige ainsi que les 
relations harmonieuses que 73' Moteurs entretient 
avec les clubs de motoneigistes de la région. BI 
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i DES METIERS DES TEMOIGNAGES.. . 
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Des concitoyens rious ont livré des témoignages 
énzouvants, au  moment de  rédiger ce livre, au  
sujet de  la profession de leurs parents. Voilà 
a u t a n t  d e  pages d'histoire d u  Québec, qui a 
évolué sous  l'aile d e  notre petite histoire 
raphaëlloise. Momeiits precieux. qui transcen- 
dent: le temps.. . 

Le métier de bozihnger -Polydore Gosselin 

Aii cours  des ans ,  l a  boiilangerie conna î t  
pliisieiirs proprietaires, doni Cyrille Bouchard 
(preniier boulanger), puis Charles Lecompte. 
De 1324 à 1926, le commerce passe aux mains 
de E-X. Leclerc, puis en 1926, il devient propriété 
de J.P. K Polydore i )  Gosselin, qui exercera son 
métier de boulanger-pâtissjer jusqu'en 1952. 
Albert Püre en devient alors le propriSt;%ire. 

Sur iin vaste terrain repose une maison à trois 
étages. La boulangerie Gosseim en occupe tout 
le sous-sol.Adjacents à la demeure, une série de 
hangars abritent aussi bien les sacs de farine que 
les voitures et les provisions de bois de poêle de 
l'année. Le puits, notre réfrigérateur d'alors, cun- 
serve frais le beurre, la crème, le lait, et surtout, la 
le\rure.Tout le reste du terrain, borné l'est pas 
celui d'hdélard Nadeau, et à l'ouest, par ceIuj 
d'André Bisson, sert à stocksï- notre provision de 
« croûtes ji de qua t r e  pieds de longueur. Ces 
croîites nous sont aussi essentieiles que la farine. 
Car pas de croûtes.. . pas de feu, pas de cuisson, 
pas de pain! 

Poiir accedec a la boulangerie, on  descend 
quelqries marches er, des lors, on aperqoit le 
four, d ' u n e  capacité approxin~at ive d e  

En I')?i. ]):»id Bodet. liiiiel~cr, vient d acheier i i i i  liain . fcwi  - dc dcuv km poiir cinq 
soiis A Pol!dore ksselin. Cc dernier ai rlaris sa voiiiirc d'lii~cr, tirte par I'uri iie ses mis 

chevaux, édués à 35 $ le uio, au mmoent de l'whn dc h boulangrip. cn 1926. 

120 n~oules, selon la varieré de pains en produc- 
tion : ronds, cigares, à fesses ou baguettes. Près 
du four trône un gnnd cliaudron en fonte rempli 
d'eau, sous lequel on glisse les tisons incandes- 
cents retirés d u  four avant d 'enfourner .  DL 
l 'autre côté du four artend une réserve de  
croûtes bien sèches,  ainsi que  le pétrin :,q:j 
mécanique muni de son puissant moteur vertj- - 
cal. Nous voyons aussi trois mbles, l'une recevant 
la pâte sortant du pétrin, iine autre portant les 
boiiles de pire après leur pesée individuelle et le 
premier nioulage, et la troisième recociverte 
d'une tôle épaisse, recevant les pains dénzoulés 
après la cuisson.. . et prets à vendre, ii 0,08 $ 
pour deux livres! 

Un gros baril, toujours plein d'eau froide, Fdit 
office d'extincteur. ilne chute à sacs de  farine 



permet d e  s'approvisionner direc temenr d.u 
hangar, sans avoir a sortir. Sur le comptoir de 
vente, on enveloppe le pain, sur demande, avec 
les vieux journaux que le curé nous venct 0,01 $ 
la livre, après les avoir pesés lui-même. 

La journée normale de travail. de mon père com- 
mence à 3 h d u  matin et elle se termine 
rarement avant 20 h. On compre environ huit 
heures par fournée. Celle du  matin est donc 
cuite avant que sonne midi. Ne reste qu'à livrer 
le pain. Deux fois la semaine, beau temps, mau- 
vais temps, et ce, dans le viiiage et tous les rangs 
de Saint-Raphaël, certains rangs de Sai.nt-Nérke, 
de SaintGervais et de Saint-François. La livraison 
s'effectue en voiture à cheval, car les routes ne 
sont pas ouvertes à la circulation automobile la 
moitié de l'année. L'hiver, la berli.ne sans toit pro- 
tecteur laisse le livreur exposé aux intempéries. 
Le s c d  remède efficace contre le froid consiste à 
marcher derrière [a voiture, en s'y cramponnant 
pour économiser ses forces et conserver sa 
chaleur corporelle. Les changements de saison 
apportent aussi leur Iot.. . d'hésitations, quand ce 
n'est plus l'hiver, mais pas encore l'éte. Trop de 
neige pour sortir les voitures d'été, niais pas 
assez de terre pour remiser celles d'hiver! Le 
moindre mal : conserver celles d'hiver, quitte à 
ce que  le livreur marche dans la boue pour 
alléger le travail du cheval. 

Quand le cheval s'embourbe dans une grande 
quantité de neige, qu'il n e  peut ni avancer, ni 
reculer, une seille solution : le dételer pour le 
libérer de la berline, lui  piétiner une sortie, 
reculer la vuimre et « rateler >) le clleval. Ne reste 

144 plus qu'à ramasser les pains tombés par les 
portes ouvertes, quand la a panne >i consiste en 
un renversement d e  la berline sur le côte. 

Les premiers temps, J.P. Gosselin er Thérèse 
Couët, son épouse, réussissent à se débrouiller 
seuls. Mais la clientèle et la famille augmentant, i l  
f a u t  chercher des renforts. Aussi bien pour la 
résidence q u e  pour  la boulangerie. Philias 
Gosselin (sans parenté) est engagé et travaille à 
la boulangerie jusqu 'à  son décès. Albert 
Lapierre (à Gédéon) y fait son apprentissage, de 

même qu'Albert Bolduc, qiii ouvrira sa propre 
boulangerie dans le Sault, et  Albert Paré, qui 
achètera la boulangerie de son employeur, 
en 1952. 

Elle naît sous la forme d'une coopérative, ail 
cours des années 1920, sur la rue Principale. Les 
beurriers sont alors Eusèbe et Ulric Bouchard. 
En 1937, un employé, Lauréat Morin, décide de 
l'acquérir. Lauréat et  son épouse, Émilienne 
Coulombe, habiteront à l'étage, et la beurrerie 
sera au rez-de-chaussée. 

Au tout début, les cultivateurs amènent leur lait à 
la beurrerie, que l'on teste pour évaluer sa 
teneur en gras. Le lait est ensuite vidé dans des 
contenants de 35 à 40 gallons afin d'être pesé, 
avant d'être transvidé dans un grand bassin. Ce 
dernier est combiné à une centrifugeuse fonc- 
tionnant à la vapeur. Plus tard, les cultivateurs 
posséderont leurs propres bidons numérotés, ce 
qui permettra d'identifier les sources de produc- 
tion. 

Alors  que les cultivateurs vont porter eux- 
mêmes leur lait, les employés de  la beurrerie se 
déplacent pour aller chercher, chez les produc- 
teurs, la crème qui servira à fabriquer IL beurre. 
Plus la crème est riche en matières grasses, plus 
chèrement elie sera payée! Durant l'été, le pro- 
prietaire engage des éhidiants pour le ramassage 
des bidons de crème, au rythme de deux visites 
hebdomadaires par rang. Pour faire tourner la 
baratte, on  utilise la vapeur, produite au moyen 
d'une énorme bouilloire chaiiffie avec des 
croûtes de bois. Plus tard, la baratte sen action- 
née par u n  moteur de Ford 4 à essence. 
L'entreprise de Lauréat Morin produit du beurre 
salé, senii-salé et non salé. Il est offert aux con- 
somrnateiirs en briques d'une Livre, enveloppées 
dans du papier cire. 

Ise lait sépare de la crltme produit ce que l'on 
nomme le lait de beurre, ou babeurre. Les culti- 
vateurs l'achètent, au coût de 0,50 $ le bard. Ils 



le mélangent à la moulée destinée aux porcs. Ce 
mélange est aussi connu sous le nom de houetre 
à cochons. 

Comme le lait duit être refroidi, il faut cle la  
glace. On utilise des pièces de  glace de deux 
pieds de largeur sur quatre pieds de longueur, 
que l'on scie l'hiver, sur les cours d'eau geles. La. 
glace est cmrispartée avec des bob.~ley tirés par 
des ct-ievaux en attelage double. Les blocs gelés 
sont  empilés dans la glaciere, et entourés de 
bran de scie pour prolonger sa conservation. 
Cette glacière peut  contenir plus dc  400 blocs. 
L'année durant, on concassem la dace en petits 
morceaux, avant de la faire circuler, avec de l'eau 
froide, dans un serpentin q u i  fait office d e  
refroidisseiir. 

Les activités de la beurrerie ont cessé en 1963. 
On ne peut parler de  beurcerie sans évoquer un 
autre conciroyen, ErigCne Bolduc, qui a pratiqiié 
le métier de beurrier pendant 30 ans.Après avoir 
exerce son métier à Li Dcirancnye, il a ouvert sa 
propre beurrerie chez lui, au  5 e  Rang. Soulignons 

voit Ernat Alorin, hiauricf Lmglois, P V m  Brcion et lean-P~til Moriri 

que nos beurriers sont alors dipl6rnés de ~ ' ~ c o l e  
de laiterie de Saint-Hyacjnthe, a titre de fabri- 
cants de beurre et d'expert-ts-essayeiirs de lait. 

Le metder de forgeron - Ernest Co-urzcre 

Soz~uenits de Latcrel?t Couture, son Jls 

Ernest Couture, mieux connu cornme 1'Nest 
Couture )), naît à Saint-NSrée, en 1906, dans une 
famille comptant 19 enfants. Il travaiile conime 
charretier, dans les chantiers de Semeterre, en '>4, j 
Abitibi et, à diliaut d'être lui-meme forgeron à - 
l'époque, il s'jnteresse ail métier. Son apprentis- 
sage se déroulera a Armagh et à Saint-Damien. 
Doté d u  physique de l'emploi, voilà un métier 
qui lui convient parfaitement. Et  i l  adore les 
chevaux. I l  .vend d'ailleurs des chevaux et une 
voi ture  qui  l u i  appart iennent ,  a lo r s  jeune 
homme, pour pouvoir acheter iine boutique de 
forge à Saint-Raphaël. 



JJ+ 001t.y +rIt{r ~ t ! g ~ . s ,  /(7 ;P /;ror!ot)/ i q t t ~ !  -- -L 
pattes, S.V.P.! Lorsqu'il termine de ferrer une  
bête, il l'observe quancl son propriétaire revient 
la chercher, du coin de Ia maison jusqu'à ce qu'il 
la perde de vue. La démarche du clleval lui en dit 
beaucoiip sur la réiissite de son travail. 11 n'est 
pas rare qu'lin cllevat arrive en  boitant, e t  
reparte aii trot, le problème corrigé p a r  un bon 
ferrage. Et un bon ferrage est celui qui tient. 11 ne 
f;i.iic surtout pas que l'animal perde soli fer 
durant les labours, les foins o u  en (t skiddant }) du 
bois, car les ciiltivateurs n'apprécient pas! 

On raconte qu'aucun clieval ne résiste à Ernest 
Couture. A l 'kpoque, les gens achètenr des 
chevaux pcariquen~ent stiuvages, qui n 'ont  jamais 
été ferrés. Plusieurs forgerons ri'arrivent pas à le 
faire. Les gens disent alors : Va SU ' I ' N ~ s I  
Coz~tz.tre, y vu I 'k  Serre?; hi! ,, C'est comme ça 
que l'on se (i forge 9 une réputation! Le métier ne 
se Limite pas à ferrer. Le forgeron fait a~issi des 
u slei.ghs » et des bandages de roues. CNest doit 
même ii~staller son feu de forge sur le bord du 
ruisseau des Fiefs pour faire des bandages de 

indu1111~ I + I ; I ~ U I ~  Geri? L ~ I !  1 et I rnr~t GXI:LIIL~, en 1943 gmndes roues, comme les roiies de baniieau *. 
Le processus exige que la roue soit trempée d'un 

Le 7 novembre 1935, Ernest achète donc l'atelier 
de Ludger Breton. Un autre événement d'inlpor- 
tance pour Ernest Couture : un jour de 3936 OU 
il épouse Fridoline Poliquin. ne leur union nais- 
sent quatre garçons : Gerry, Richard, Roch et 
Laurent . 

La boutique étant située en plein cceur du vil- 
lage, près de l'église, en  face du inagasin de  
Nérée Roy, l'endroit est très propice au com- 
merce. Les clients viennent faire ferrer leiirs 
chevaux et en profitent pour régler leurs nffaires 
au village. Mêtne le di.mai~che, la cour se remplit 
de voitiires et la boutique, de cheva~tx. Les habi- 
tants vien-nent dételer à la forge, durant le remps 
de la messe. 

Malgré Le fait que  l'on compte sept forgerons à 
Saint-Raphaël, - on ne l u i  prédit pas un gros 
avenir - les affaires prospèrent. Son talent ne 
tarde pas à être recorinu, de sorte que sa clieri- 
tèle vient même des autres villages. Sa plus 
grosse jour1ib.e : ferrer 23 chevaux, et des quatre 



coup dans l'eau, pour être refroidie rapidement. 
Le seul bassin assez p n d  est le ruisseau. L'Nest 
allume donc un feu sur le rivage et chauffe le fer 
a une certaine température, évaluée à l ' e j l  : il 
doi t  devenir rouge sang  de  cochon B. 11 
applique alors la poudre à souder, martèle et 
plonge h roue entière dans le ruisseau, afin que 
le bandage se resserre, assuran1 ainsi iin travail 
durable. 

Le niétier consiste aussi à faire des crochets à 
cf pitoune n, des pentiires de portes de 
des crocl-iers à chahe pour « skidder >) du bois, 
des carcans pour les vaches, des ferrures a bas- 
cule .  On répare aussi des charrues ,  des  
voitures.. . et tout ça, à une époque où l'argent 
se fait rare. Le troc est donc à l'honneur, et le 
crédit aussi. Ferrer en échange de buis de poêle, 
de sucre, de pornmes de terre, et même pour de 
l'alcool, c'esr Ic lot quotidien du Nesc. 

La pren-iière boutiqiie brûle durant une nui[ du 
printemps 1950. Cet incendie crée tout rin émoi, 
et il s'en faut de peu qu'une partie du village y 
passe, Ies moyens de combattre les incendies 
etai~t fort limites. En 1977, Ernest Couture racon- 
te cet événement à son 13s Laurent, qui enre- 
gistre l'histoire sur baride sonore. En voici un 
extrait : 

J ' IJO)~U~S pu In grange à Dullaiiu. J'Éfois up?*ès 
17z'clire : Eo grnnge est Jinie. Pis con7n~e tau[ diaif 
proche chez Je~~w~ze-/iirnée, j'com)?eençais 
auoil-peiur qri '~fnepcil-fie du uil/nge_)~pnsse. l''en 
n  LI :y avaieat été chel-cher I'c~n.6. La,, /'ai 1.e 
curé Petchn! alrec soi? cflpoI d'chat, pis sot2 
cassp. .Je I'ai ut& p~wtir a~i coin. d'ln CU i s i m  h 
Dakknire, pis y'c, passe eî7,trs /es detm hcîfisses 
d a ~ s  les Jininnzes. je I'vqyais pu! Y e  reiztrg 1.4 ; 
y if f j-nzxrsé. Ben., c'étai! pas ben long, 35 ou 
40pir?&, PiS 1i1: j'ni utr diz?iser Iyez~ en nrrt:èi-e de 
lui, uprès In grn iage SLI ' l l~h-e  Dallciire: gra~?.l?d 
conztri.e Cn. Au liez! d'être lin pommeau de Jkz~,, 
ça s'est divisi, pis c'est c l ~ ~ ~ e n z ~  cies éroiiles p13lc.s 
pnt-to~c! après grauge. J'ai uu GU d'$~zes yeux! 
Pis ça s'est éteint co,mme  o. Le curé s'el? r'vint 
de kù,. auec riwz en lo~cte, sou cnpor pas b~tllé, 
soin casse pas brfi&,. . To~t6e ~ G I  bo.i.itiqi*ie a brUlé: 

/,[J.Y /)ou,, ~ Y * I ) I ~ I I ( / ( > . \  o t t  l(1 I * ; V  i ( ~ o ~ ~ o / t t i q t ~ ~ ~ . '  

mals la grringe n eh? kpargnée. Albe)? Bo~lfiri est 
ueizu ncec son so~!ffleu~; pis y'a sol~JJé d la 
~ ~ e i g e  fi-ciessus Auec !es dkbrix, j'nijhit dA~-h!~ir 
ço~des  de bois de pogle 

La seconde boutiqiie, sise derrière le 34, r i le  
Principale, est construite toute en ciment, avec 
l'aide de voisins et d'amis, en corvée. Le feu de 
forge au charbon est alimenté par un soufflet 
manuel. Plus tard, 1'Nesr installera u n  soufflet 
électrique. Il construit même, dans la boutique, 
ce qu'on appeUe un a travail B. C'est une struc- 
ture en bois, fixée au plancher er au plafond, 
avec un ou deux madriers sur les côtés, face à un 
mur. Ce travail sert à faire entrer les chevaux q u i  
ne veulent pas se faire ferrer. Le cheval Siant 
coincé à l'intérieur du tmvail, le forgeron peur, à 
I'aide de cibles et. d'un systeme de ferrures, 
attacher la patte de la bête et la monter à la posi- 
tion requise pour préparer le sabot et e~isriite le 
ferrer. Mais faire entrer un cl-ieval de 2 000 livres 
dans ce tnvail  rient parfois de l'exploit! Lorsque 
1'Nest sait qu'il aura de la dmculté, il installe ses 
jeunes fils sur l'établi pour les protéger. Ceux-ci 
sont alors très impressionnés, car la boutique 
tout entière vibre lorsque le cheval se cambre. 

Ecnest Couture forge jusclu'i la fin des 
années 1960. C'est l'heure de la retraite, qui coïn- 
cide avec l'arrivée des tracteurs, des automobiles 
et des camions. Le forgeroti décède à I'age de  
72 ans, en 1978.11 doit exister, quelque pari dans 
une iiniversité, un témoignage qu'il a lui-même 
livré à des étudiants venus passer une journée 
de 1970 en sa compagnie, à le faire parler de son 
métier et de sa vie. Il avait beaucoup apprécié 
que l'on s'y intéresse. 24; 

~Villr  : d'~~lutres peaolznes fint e.xe~cé le nn l f i e~  de 
Jnrgeron. ù Saint-Rnpbnël. Pur exen-2.k. Philippe 
Gtl i f le~necbe, /I/la,oloi?"e Gonthier,  Alphonse 
Lncroix, Georges 7'n1zguci).~ et Olivcr Lnflam.711e. 



Le métier de policier - P m a n d  Boutin 
Sottt)e?ziis de Lon-nkze Bo.~lti?z, sa fille 

Fernand Boutin est agent de la police provii~ciale 
pour lc secteur de la Route 25, c'est-à-dire tout le 
territoire du comté de Bellechasse s'étendait de 
Beaumont à Saint-Camille. Pour acceder à ce 
poste, dans les années 1930, il faut savoir lire, 
écrire, et manilester u n e  certaine discrétion. 
Aspect non négligeable, ii faut aussi être r< du bon 
bord ii politique, et appuyé par les hauts placés 
de Ilendroit, comme le député, le médecin, voire 
même le cu re .  On  doit aussi avoir de  (( gros 
bras »! 

L - . - 

Ierna;id liouit i i .  , .. v,,<jucr ... sur SI itiriio tli, pciiiîiïr. 

En 1936, Maurice Duplessis arrive au pouvoir .24<s 
comme chef de l 'Union nationale. Dès cette 
année-15, mon père, qui votait (( bleu ) i l  obtient le 
poste de policier, qu'il ne gardera que  durarit 
trois ans puisque le 25 octobre 1939, les résul- 
tats des élections générales donnent Ja victoire 
au parti Libéral, avec Aclélard Godbout.  Mon 
père doit céder son poste à un partisan libéral. 
C'est: la loi! Herrné.négilde Rémillard, auss i  
citoyen de Saint-Raphaël, le remplace. En 1944, 
Duplessis revient au poiivoir. Du  coiip, mon 

père retrouve son emploi, qu'il gardera, cette 
fois, jusqu'à sa retraite, en 1970. 

Mon père, chaque matin, après avoir soigneuse- 
ment ciré ses longues bottes de policier, montait 
sur sa moto pour patrouiller la route dont il a la 
charge. A son retour a la maison, il s'instaltait 
devant sa machine a écrire pour rédiger son mp- 
port quotidien : arrestations, accidents, etc. 

Parmi les personnes responsables de faire 
respecter la loi dans la niunicipaliré, mention- 
nons Adélard Dallaire, officier de la circulation, 
de 1931 à 1936; et Armand Picard, constable 
municipal, de  j uiller 1966 à avril 1 967. 
Souligi~ons aussi que Maurice Morency, père, a 
été  nommé juge de paix. 

Le métier de laitier 

Le l e '  août 1936, Édouard Bouffard achète une 
ferme au village. 11 vend à ses concitoyens du  
lait, des pmduits manici~ers et des œufs, et il en 
assure la livraison. Au début, il effectue celle-ci à 
pied l'été, ec en traîneau l'hiver. Plus tard, ii utili- 
sera un cheval pour faire ses tournées, puis 
haiement,  un camion. Plusieurs se souvieilnent 
de  son petit  camion rouge, e t  d 'Édouard  
Bouffard distribuant le lait dans des pintes de 
vei-re, fermées avec un couvercle de carton. Au 
cours des années 1960, le laitier devient vendeur 
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pour l'entreprise Bellevue, ce qui lui permcrtm 
de conimencer à vendre du lait pasteiirisé, et 
l 'obligera a se doter d'une chambre à l a i t  
réfrigérée. Vers 1970, Relienie est achetée par la 
Laiterie Laval. Édouard Bouffard v e m  sa route de 
lait railongée, en 1973.11 desservira désormais les 
rangs ainsi que La Durantaye. Son fils Jacques a 
pris b relève en 1976. 

Jacques Bouffard cède sa route de lait à Réjean 
Montminy, à l 'automne 1979. Au fil des ans, 
Rkjean Montminy dessert Saint-Raphaël,  La 
Dumntaye, Saint-Vallier, ainsi que cemins points 
de Sahir-Nérée. Durant l'été, on le voit aussi faire 
la tournée des terrains de camping avoisinants. 
Réjean Montminy a exercé son métier jusqu'à 
son décès, en 1997.11 a été remplacé par Martin 
Lem iez~u. 

Un nzixgnsin g&t&a& 
dans les nnnkes 1930-40 

Edgar achète le magasin familiai de ses parents, 
Francois-Xavier Bolduc et  Virginie Boutin. La 
même année, il épouse notre mère, Mtoinette 
St-Pier~e, originaire du Ric. Comme Edgar ne se 
sent pas dans son élément avec un commerce de 
détail, il laisse les commandes entre les mains de 
sa &me. 

Notre nière s'occupe donc du magasin. EUe n'a 
jamais refiisé de vendre de la nourrifiire pendant 
la Crise, ce qu i  fait que le commerce fonction- 
nait à perte. Les gens n'avaient pas d'argent. À 
l'image de tout bori magasin géneral de cam- 
pagne, nous vendiaiis des produits très diversi- 
fiés : épicerie, matériaux de  construction et qujn- 
caillerie, pompes de puits artésiens, moteurs 
électriques, bidons a créme de huit gallons, jar- 
res en  grès, outils, produits d'horticulture, grains, 
moulCrs, etc. Noiis vendions aussi de l'arne~ible- 
ment et des appareils ménagers, ainsi que de la 
mercerie pour iiammes. Notre mère a habillé des 
pieds it In. tête beaucoup de fils de cultivateurs 
avant leur départ, l'a'utomne, pour les chantiers. 

En général, ces ventes s'effectuaient à crédit, 
payables au retour, le printemps suivant. Nous 
vendions aussi des vetements pour dames, dont 
des m a n t e a u  de fourrure de cbat sauvage (les 
fameux cnpo~s de chat). A l'époque, de nom- 
breux produits de nos fo~irnisseurs sont livres en 
gros format. Par exemple, la mélasse arrive en 
tomeau de bois de cerit gallons; le vinaigre, en 
baril de bois de 40 galions. L'huile de cl-iarbon, 
pour les lampes intérieures et les fanaux, est 
Livrée par  camion.  Le livreur transborde le 
kérosène avec une chaudière de cinq gallons, de 
son camion à notre réservoir. L'huile de lin et la 
térébenthine arrivent en baril d'acier de 45 gal- 
lons. Le thé noir et le thé vert nous parviennent 
en caisses de bois de cent livres. Durant le temps 
des Fêtes, nous vendons d u  chocolat, des bon- 
bons clairs et des bonbons brfilés. Pendant le 
Carême, la morue séchée, le nlrbot et le hareng 
fumé sont a l'honneur. C4fi 

Notre mère travaille sans relâche, secondée par 
des eniployés. Eue est d'affhires, comme on dit. 
CrCice à l'après-guerre, ou tout se vendait bien, 
elle a ecé capable de faire instruire  tous ses 
enfants dans des pensionnats. L'un de ses fils, 
Rocli, sera nom.mé au Sénat canadien en 1989. 

Le commerce de dame Edgar Fio~cluc sen vendu, 
en 19 58, au co~iplc Fernand Ft-adette et Annette 
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Roy. Ces derniers, à leur tour, le revendent, 
en 1967, 5 leur fils Jean-Paul et à son épouse, 
Raymonde Paré. C'est en 1976 que  Marcel 
Labrecque et  Héleile D'Amours achètent le 
magasin. Opérant sous la bannière ,#Ir, ils ont 
aussi, durant cinq ans, la succursale de la Régie 
des alcools. Hélène, maintenant veuve, s'occupe 
du magasin, aujourd'hui placé sous la bannière 
GEM. 

Les Richar4 la tradition du ir trappage n 

Souvenirs de Lise Richard Bozlfiird 

Les ancètres de la hmiiie Richard se sont établis 
à Saint-Raphaël bien avant sa fondation. Dans les 
registres de la paroisse, on en retrouve les pre- 
mières traces avec l 'inhumation de Jacques 
Richard, en 1873. Un de ses fils, François, est I'ac- 
teur d'une anecdote. Avançant en âge, jl avait 
décidé de délaisser sa terre du rang Sainte- 
Marianne pour construire une maison près di1 
village. Voyan t que l'argent: va lui manquer, il part 
travailler aux États-unis. A son arrivée, i l  a la 
borme fornine de trouver un porte-monnaie con- 
tenant environ 2 000 $! Il reprend aussitct le 
train, et le voilà de retour à Saint-Rapliaël. 

Joseph, fils de Francpis, et son épouse, Anna Roy. 
ont toujours vécu dails le rang Sainte-Marianne. 
Comme les gens de l'époque, ils vivent surtout 
de la culture de la terre.Toutefois, Joseph a ton- 
jours chassé et trappé. Il fait même l'élevage du 
renard dumnt plusieurs années. 11 garde ses bêtes 
dans des cages derrikre la maison. Les bêtes cap- 
turées aux pièges soni tuées. Ensuite, on en -3.70 
prélève la peau qui est retournée et placée sur 
un moule, selon la forme et la grosseur de l'ani- 
mal. On retire Ie gras qui s ' ~ '  trouve, on  étire la 
peau et on la laisse sécher durant plusieurs 
jours.Vers la fin du  printemps, Joseph et ses fds 
ont plusieurs coffres remplis de belles peaux 
prêtes pour la vente. 

l~ tr:qil::i;ï .-, ven 1910. Fmçoia l<ictixd fini à la droiic, uni chsqueiir. 

liii permet de faire la tournée des tmppeurs de la 
région. Cer homme achète les peaux pour la 
Compagnie de la Baie d'Hudson. 

Un jour, Joseph capture dans l'un de ses pièges 
un animal inconnu à l'époque. Les visiteurs vien- 
nent de partout pour admirer le phénomène. Par 
ta description que l'on a fait de l'animal, on  croit, 
de nos jours, que c'était un lynx. Cet animai sen 
gardé en cage plus d'un mois avant d'être vendu 
au Jardin zoologique de Québec. 

Au début de l'été, un acheteur vient de Montréal 
en voiture a chevaux, une voiture fermée. 11 
séjourne deux 2 Crois jours chez Joseph, ce q u i  



Ica fcm.llle GodLiozct, commerçants 

Abrahani esr probablement le premier Godboui 
à habiter Saint-Raphaël et ce, dans le 3"ang. 
Adklarcl,  le cadet d e  la famille d 'Abraham,  
s'établira au 2r Rang. Marié à Marie-Louise 
Fradetre, le couple partage le goût de la terre e t  
du bois. De cultivateur a la première he.ure, le 
sens du commerce énierge de ce couple afin 
d'apporter à la maison des rarenus supplémen- 
taires. 

Du 2 C  Rang à Saint-Magloi.re, en passant par Saint- 
Ph lémon,  bien assis dans sa voiture, les guides à 
la main, AdElard va offrir ses produits. Il élargit 
rapidement ses horizons dans tout le comté : 
achat et vence d'animaux, achat de petits Cniits 
sauvages, vence de ponmes sauvages. De village 
en  village,Adélard possède une clientèle fidèle et 
son commerce devient prospère. Les terres des 
buuts n'ont plus de secret pour lui. 

Les bases ainsi jetées, Fernand, fils d'Adélard et 
de Marie-Louise, achète une [erre non loin de la 
ferme paternelle et poursu i t  su r  la m ê m e  
lancée : culture de la terre, achat et venre d'ani- 
maux, achat et vente de bleuets sauvages, achat 
et vente de bois, production acéricole. 

Aujourd'hui encore, plusieurs descendants de la 
famille profitent d e  cet héritage di1 sens des 
affaires pour en faire leur gagne-pain. Le com- 
merce d'animaux s'étend maintenant sur le con- 
tinent nord-aniericain. Les bleuets sauvages sont 
v e n d u s  s u r  l e s  marches  d e  Quebec e t  de  
Montréal ,  e t  l 'érablière est devenue  u n e  
entreprise florissante! 

tx cnmmti ce Cridhout 
Juliette Aube Fradéw e i  Miinellç tikiis God!ioiit, uri inuclie de Quebec, ien 1YHi 



Hommage de PGILL~ Beuzrdoin, fils deJ.-A. 

Joseph-Elzéac Beaudoin U.-B.) et son fils Aimé 
g.-A.)  ont une complicité qu'ils cuItivent jour 
après jour, au magasin général de la famille. Le 
père, commerçant, et le fds, industriel, ne laissent 
pas seul.ement le souvenir d e  gens d'affaires 
ingénieux et prospères, mais aussi celui d'hommes 
d'action fortemerit impliqués dans la vie 
économique, sociale et politique de Saint-Raphaël. 

Comme bien des Canadiens français à la frn du 
13' siècle, les parents de Joseph-Elzéar, Napoléori 
et Euphémie Beaudoin, sJétabljssent aux États- 
Unis, qui laissent rnirojtcr des emplois à profu- 
sion dans les manufactures de  la Nouvelle- 
Angleterre. Le cadet de la famille, joseph-Elzéar, 
dit  3 . -E . ,  naîtra Américaiil Lawrence, 
Massachusetts, en 1892. La famille revient au 
Canada alors que J.-E. a quatre ans. En mai 1915, 

.----. -LJ 
J.-E. épouse Marie Latulippe, fille unique de 
Joseph Latulippe et de Phiiomène Labrecque, à 
Saint-Raphaël. Dix enfants naîtront de ce 
mariage. 

J.-E. Beaudoin est reconnu comme un des grands 
bâtisseurs de Saint-liapbaël et il joue un rôle 
important dans le developpement d e  
Beiiecl~asse. Tour à tour secrétaire-trésorier du 
village (1 92 1- 19 34) ,  et dc la paroisse (19 15- 
1922), il est aussi secrétaire du Conseil de comté 
de Beiiecl-iasse (1920-1963) et, enfin, régistrateur 
au Bureau d'enregistrement de Bellechasse, à 
Saint-Raphaël (194Ci1944). De plus, cofondateur 
d e  la Caisse populaire Desjardins de Saint- 
Raphaël, en 1942, il en  assume le poste de secré- 
taire-gennt jusqu'en 1953. Juge de paix et gref- 
fier, il est aussi enquêteur pour le ministère de la 
Colonisation du Québec, jusqu'à sa retraite, 
en 1952, à l'âge de 60 ans. 

J.-E. est un liabile politicien et un fin stratège 
pour les partis libéraux provincial et fkdér~l. Le 
libéralisme économique « des rouges », porté par 
ia vague de fond nationaliste et libérale de 1930 
à 1948, lui sied bien. Ses connaissances éclairées 
de la politique lui permettent de sauter de plein 
pied dans les campagnes électodes et de tirer 
son épingle du jeu auprès des électeurs. Les 
grands thèmes de l'époque (la colonisation, 
l'amélioration des méthodes de culture et l'élec- 
trification rurale) suscitent bien des débats. Son 
fils J.-A. partage la même passion de la politique. 
Lui aussi s'initie aux meurs  électorales très colo- 
rées de cette époqrie et découvre tout l'arsenal 
que les politiciens locaux utilisent pour faire 
élue leur candidat ail parlement de  Québec ou 
d'Ottawa. La cabale bat son plein.. . 

Joseph-Elzéar découvre le métier d'llorloger- 
bijoutier dès 1914. Il s'adonne à cette occupa- 
tion dans iin local aménagé dans l'édifice appar- 
tenant aujourd'hui à Robert Asselin. À 23 ans, il 
se porte acquéreur du magasin générai de la suc- 
cession Jean Lantagne, le 30 septembre 1916. 
Quelques années plus tard, il ajoute un deu- 
xième étage au  magasin. 



L'électnficarion rurale de la premicre moitié du 
20c siecle et l'eau couratite amenée par la cons- 
truction de réseaux d'aquediic - en 1903 à Saint- 
Raphaël - font rapidement croitre le secteur 
commercial. Des décennies de bonnes affaires 
pour les marchands prêts à satisiâire ce desir de 
rnodernisatio~i qui  déferle sur le monde rural 
québécois. 

Le magasin général du rempç est plus qu'un sim- 
ple comptoir de marchandises. Ce n'est pas non 
plus un entreph pour des biens expédies de la 
vilie. Le marchand retire beaucoup de prestige 
de son rôle social : l'avènement de la société de 
consomniation de masse et la recherche de con- 
fort materiel ouvrent déjà des possibilités excep- 
rionnelIes à la fin de  l a  Deux ième  guerre 
mondiale. Ce contexte offre bien des oppofiu- 
nités aux entrepreneurs du temps, et J.-E. flaire 
ce nouveau courant. I l  va jusqii'à ouvrir une 
rnanuEicture d e  sa!opecres qu'il opère de 1928 
à 1933. Aimé se fait connaitre sous le nom de 
J.-A. Beaudoin. Il travaiile en érroite coiiabontion 
avec le paternel, Eoujours propriétaire du maga- 
sin général J.-E. Beaudoin. 

I,P.Y /)O/,.< + r / ~ u , , ! / ~ . s  ut/ / ( J  I ~ ~ O  6rot10t/t ;qttt~.'  ------- - 

teurs,  poêles,  lessiveuses, balayeuses, 
repasseuses, radios, télévisions, tourne-disques 
78 tours) montre une croissance fiilgurante. Ces 
appareils gagnent en popularité dans les maison- 
nées de BeUecliasse. Les familles veulent acheter 
ces biens durables q u i  modifient grandement 
leur mode de vie au tournant des années 1950. 
On vend aussi des conduites, des appareils de 
distribution d'eau et divers articles de plomberie 
dont les toilettes avec chasse d'eau. 

J.-A. diversifie ses act ivi tés  commerciales et  
obtient des contrats po.ur la constructioii clc 
quelques édifices scolaires sur le territoire de 
Bellechasse et Montmagny. Il ouvre aussi une 
boutique de portes e t  fenêtres sur  la rue  
Neuve (nie Pelchat), au  début des années 1950. 

En 1953, J.-E. et J.-A. fondent, en association avec 
le gendre et beau-frère Wellie Bernard, la Scierie 
de Saint-Raphaël. En plus d'assumer la respon- 
sabilité des opérations du moulin à scie, J.-A. gère 
une entreprise de rnachirieries lourdes qui est 
reconnue par le rninistere de l'Agriculture de la 
province de  Québec.  Les heures  d 'octroi 
accordées pour des travaux mécariisés lui per- 
mettent de desservir les cultivateiirs du nord de 
Beiiecliasse qui souhaitent améliorer leurs terres. 

Le 20 février 1363, J.4. décède des suites d'une 
courte maladie. Dorothée prend la gouverne du 
magasin gétlkral. et gère l'ensemble des opéra- 
tions d u  cotnmerce familial, jusqu'au mal- 
heiircux incendie de  1992. Le décès de J.-A. et 
celui de J.-E., quatre ans pl-us tard, font passer le 
p h e  et le fils à l'histoire des bâtisseurs. 

L'entreprise prend de  l'expansion dans les 
années 1940 et 1950. Le magasin général est 
détenteur des agences C.C.M., pour bicyclettes 
ct patins, Westinghouse et RCA Victor. Le chiffre 
de ventes d'appareils électroménagers (réfrigéra- 



/,CS bon .  brlrn ri!,cj.s, on r .  io &runo/,/ i q r r c ~ !  - -L, 

Restnurnnt Chez Tf-Gccrs 

Le 2 févr ier  1923, Azilda G i r a rd ,  veuve d e  
C1éopb.a~ Beaudoin, devient propriétaire d'un 
commerce appartenant à sa mère, Exina Côté 
(madame Cyritle Girard), cadre de la première 
pharmacie de Saint-Raphaël. U a étk reconstruit 
aprSs le grand feu de 1919. Azilda épousera 
Ernest Morin en secondes noces, en octobre 
1939. « CAzilda i ) ,  apothicaire, vend des remèdes, 
des toniqiies et même des condoms, un produit 
alors illkgal et défendu par l'Église. Le com- 

-).id rnerce d'Ernest et d'Azilda comporte aussi un 
restaurant, coin de rassemblement des jeunes dii 
temps. L'Azilda possSdait un orgue à pédales et il 
arrivait parfois qu'elle fasse passer les amoureux 
au salon pour qu'ils bénéficiei-it de ses talents. 
ElIe était aussi connue pour son excentricité. 
Gémrd Beaudoin, f3s unique dJAzilda, hkrite du 
m.agasin en mars 1951, après  Ic décès de sa 
mer,. II le revendra I'anriée suivarite a Ernest 
Morin. Ce dernier épousera Anna Lantagne (Ti- 
Jésirs) le 2 janvier 1954 et ils poursuivront tes 
activités di1 conmerce. 

Le 15 août 1963, Fernand Leclerc Z1acqui.ert, avec 
son épouse Lorraine Boirffard, et le con-imerce 
devient la Pharmacie Fernand Leclerc. Vers 
1965, une loi est votée et seul un pharmacien 
diplôme peur vendre des rnedicanients. Le  cou- 
ple convertit alors le commerce e n  restaurant, le 
Restaurant Chez Ti-Gars. Le 14 octobre 1969, 
Aiexandre Bouffard et Jeamine Rkmjilard i-achè- 
cent le commerce pour en  faire un magasin de 
coupons. Après quelques années, ils le vendent a 
Laurent Guiliemette et Diane Ruy q u i  le cecon- 
vertiront en restaurant avec table de billard pour 
un certain temps. Finalement, le commerce 
deviendra une propriété privée qiii selx la proie 
des flammes dans les années 1970. Le magasin 
d'AziIda se situait sur la nie Principale, au coin 
de l'avenue Goulet. 





Koire *i'r 6t;iit miomei i r ,  çr qiii fail en sorie qiie I'éloignerneni lai- 
sait [>;ide de ln vie de nos parents. Malgré ceiic coniraiiiie difficile i 
vivre par rnonierib, Cérutl ci h.rüi.ie-Anna Condeiii une famille dc doc 
enbnts, soit trois filles et sept garçons : Nicole, A4ichellc, Jacques, 
Vinceri(, Sormand, Marc, Jean-Pierre, dain, Simon et Hélène. 

Maman Iiebite encore la rkiideiice familiale dont la portes simt &~~nt lc s  
ouveriâ, tout comme son creur, d'ailleurs. P e n h 1  tolites ces mnées, 
noire mère a assiimé avec 6enC son r6le d'édumirice et de maîtresse de 
niaison. De pliis, la coiilure el le jardinage occupkrent le resie de son 
temps. Pour subvenir ailx Iiaoins rnon61:iires dc la famille, notre père 
conduisait uii camion ou de la machinerie lourde. II  a ttavailli. lin peu 
p n o u i  en province. 

Noire hii~irle s'est agmdie @ce à nos cnnjoinis, conjointes ei entank 
respeciih : Nicole el ~Micliel  mic chaud (Marc: Annie, (;riillwiiiiie el notre 
peiite-filie Florence, U e  de kim et de Cliwloae Belli~aii); iMiclieHe ci 
Marcel, Bernard (Nicolas, Doininiqiie et Hugo Bernard); Jacques et 

Diane Codhoui (Mi~.eille ei h n n i c k  Arbour); Viiicent ei Annie 
Desjardins: konmd et Carmen Lacroix (Gcnevieve el Marie-Claude 
Arboiir); Alain et Wse Counire: Jean-Pierre et Sylvic Chartier (Yalérie et 
Roxanne Arliour); Simoii et Itacliel-thne Bédard (Jeanne Arbour); 
Hklène et John h g l o i s .  

Tra~ail, lénacité, courage et Gdélité résumeni bien cc qii'oni uécu nos 
parenis. Notre T3rnjUe rcsre ~ r b  unie. Nous apprécions tous de noiis 
retmurer c~iscmble dans le rang du Sauli pour iine rencontre familiale. 
Nous rern~rcions nos psents pour l'éducaiion reçue et les vdeiirs de 
vie qu'ils iious oiii tr;liismi.ses. 

F&ficilalio.is 
i7 lolrles les pmort rl ex 

qui ont  conrribrié 
nu st~ccSs 

desfltes 6 k  vo1re 15W 

4 Siir cene photo figiireni ioiic I(s 
enhnu de Mujr-.4nna ff de Gnrd 
1" rmg4e. Marie.Ann~. miourée dt 
son prii-fils. >!an: Miçhud. ei de ci 
fmmc, Cl idr )nc  Bcllraii. 
? m R :  UichrUe, kinceni,llWi'ne 
et S~cnlr 
S'ran~k riu: Skirc. lm-Pirrrc. 
Xommind, jacqoes. Alain er Sinion. 
mie phnio iiii priz lc 4) dkm- 
bre rii rnarinee de Huc ei de 
Ch:irlouc 



M L ~ ~  Bcciudoin, né le I'r iiovembre 1851, CS[ le pi~nuer propriétaire Luc-Andce, né le I I  mai 1939 à Sttiiir-liapliael, esi le fds d'Alphonse 
de h f m e  familiale acqiha le Icr juillel 1&30. II épouse Eusa Blais, le Bmudoiii ei de Rose ,qba Marceau. Son épouse, Diane Corr iv~~u,  née 
22 novcmhre 1876 à Saini-Raphaël. Eliu est nle le 5 mai 1858. De cena le 10 février 1949 à Sainte-Claire, est la fille d'Aimé Corriveau el de 
union sont nés seize enfane. Le couple exploiie la Fenne Féodal inc,, Fernmde Vernicae. Le co~iple se marie le 24 juin 1969. De cpur iinian 
de 1880 ii 1923. naisniit trois eiifaiiis : HéIPne, Nicolas et Gaém. Luc-hdré acquien la 

ferme IaitiEre le 22 juillet 1963. Luc-rindré ct Uiane l'esploiieni 
2~ GBF%MION : de 1969 à 1999 

Alphonsr, fils de Maxime Beaudoin ei d'Elisa Blais, esi  iié Ir ~ % ~ ~ ~ V ~ ? R A T I O K :  
25 juiii IV4 à Saini-Raphaël. 11 a époiisé Rose Alba hlxceau, hUc de 
Léon hliirceau ei d'Elise Deiiaili, qui voit Ic Iouc le 16 lan~ier 1902 à E n h i ,  en quarrièine génémdon, Kicol;is, fils de Luc-.4ndré Beaudoin ci 
Saint-Élie d'0rrord. Alplionse Bc:iudoin prend la relkc de la fernie de Diane Corriveau, n;u"i le 1.3 juin 1972 à Sniiii-Raphaël. II éporise 
hnil ialr  le 77 a o i i  1323. Le couple se marie le ii scpieinbrc 1914 à Myri;iin Berger, Me de Gérard et de Marlèiie Berger, née le 6 çepiern- 
 ain ni-clie d'0rford. De ceite union iiaisseni irois enbnis : .\Ioojqiie, lire 1973 à Es~~ayer-le-lai (Suisse). Nicoliu ei Mg-Lam se rnwieiit le 
Carrrien et Lue-.hdrf. Ils sont les grmds-pareiits de six peuls-enfanis a 21 aoûi 1999 i Saint-Raphaël. Ils prennent la relève de I A  fernie Ir 
de cinq arriére-pctiis-riif.~~i&. 1 4  nlril 1995). 

Cliacune des qiiaire géiiératioiis de la hrnilie Beaudoin a coniribué h 
I'~!~rolution dc la fcrnic pm I'escellent travail fdf au COII~S des 120 ans 
tl'existcnce de la Femc Féodal inc. 



C'esi à 18i3 que renionieni nos renseignemenis coiicernani la veniie de 
nos ancbrcs 3 Saint-Raliliaël. En effel, les arcliives familiales nous 
apprennent que notre arrière-grand-père. Dainase Aubé, a 6fi~)usé 
PldomPne Thhierge en l'église de Sahi-Raplizël, le 11) aoûi IS7L. Soli 
fils. notre grand-pére, Ernesi dii Amédée, prriitlr:~ égalemeni polir 
épouse, le 13 noveinlire 1905, une Eeniinc de Swit-Rapliaël, Rosc-Anna 
Roy, Glle de hficlicl. De crnrt iiriioii n.8i1roni Rosr-Anna, RkiI, Yvonnc. 
Jeannelte, Edmond, desaodrc, M;Yie-Anne et Roger. R h i ,  en 1.955, a 
succédé 3 Ernmi sur la fernic: f;tiiiiliale, siiiiCt ait 85, rang du Saiili. U a 
uni sa desiinée à Cécile Gagnon, Lille de Josepli, de Sint-Eraiiçois de 
Monirnagn!; le 2 seprembre 1344. Rh1 e l  Cécile ont eu dl>: ririfananis : 
Ginetie, Fnncinc, Réal, Michel, Munique, Guy, RenC-%i;irie, Ctlinc. 
S!;I\,ie ei Réjean, Deus d'entre eux, S!llvie er Michel, Iiabiicnt toujours 

. -- - - . - 
blaiboii  Cimdial~ IJU t ~ i t  d ~ u  quaire générations d'AubP. 

Saini-bpliaël. Ce tlernier, fidèle 3 la mdition, tpouse cn 1971 une 61!e 
de Saini-Rapliacl. Miclieline Codboui. fille de Lucieii II a'esl iiis&dC çiir 
la ferme di] rang du Sauli où il exploiie un garage qiii a d'abord 
xppmnii  à iiotre père. ,Michel rt Micliehie ont deux edants. Sieeve er 
Marie-Josée. Lii conjointe de Steeve esi Mélanie Biais, originaire de 
Saint-Fraiiçois de Monirnagy. kec leur 13s Cliristoplier, ils ont occupe 
jusclii'i iout récemmeni iinc maison qui origine de la deineurc aoces- 
~rde. 11 s'agit en fait de l'iincienne cuisine d'été qui a 6té dissuée ck la 
m;iison et h C n a g é e  Z quelques criitiiina de pieds plus loin, sur k 
même Iprrain, en 1975. S'y son1 succéde quatre générations, soi1 Emest, 
K h i ,  Michel el Sieeve. Qui sait? Pcut-cire que Chnstoplier, aujourd'liui 
igé de deus ans, serg le cinqiiiénie occupaiii dc la klmille dr l'une ou 
I'aiirre dc ces demeures qui on{ conlribué 3 bâtir I'liisroire dc noire 
f;unille... 





Ainié (1916-1963), fils de Joseph-Elzlar O.-E.) Beaiidoiii (1892-1967) 
PI dc Warie Lanilippe (lH96-1969) est nt! à Saint-Raphaël, le 18 mars 
1916. Rila Blaquiirre, [illc de Manris Biaqiiière (18XI-1955) et de h a  
Boucher (1885-1974) est née le 2 jiiiri 1922, à Saiiii-llippolyte, 
Saskitcliewm. 

!a fmille de J.-E. Reauduin est bicn enracinée à Saint-Rapliaël. it père 
csi trér irnpiiqiié dans la rie économiq~ie, politiqiie et sociale de son 

) 
nulieu. Clgs coruiaissünces professionnelles et son iempénmeni en fonr 
un hnnme h l'écourr des problèmes de ses conciioyt~n(ne)s CI un con- 
seiller agsé sur pliisieiirs siiiets d'ordre jiiridiqiie ei politique. 

L3 Exmille de Marilis Blaquihe rrprésente le mouvernerit rnigr:iioirc 
eiirop6en au toiirnant dii 20' sil.cle au Canada. Le pPre, Français de 
n a i ~ w c e ,  quine .wn pa!.; pour la Saskaicheuran. Cei avennider ci pPic  
deticnt fermier dans cette province. Mais c'es1 à Saint-Rapliaël. Qiiébec. 
qu'il trouve ST du1cini.e. 

Mariiis gagne le ccriir d ' h a  Boucher par le romanlisme de ça plume. 11 
finit au i e n e  de cette corrqon(limce par épouser sa (ilus fidèle ILY- 
trice. i l  l'amène fontfer iine famjlle dans I'Ouesr canadien avec la 

promesse de revu& à Saint-hphaël à l'âge do la retraite. Les mes di1 

couple, Colombe, Rira e l  Jiilieite, dcvenurs dolescentes. iluiiieni le 
giron familial pour enrreprendre leur carricrc d'infimi$re ou d'en- 
scigiimte  TU Québec. 

1.4. Beaudoiri laisse le destin suivre soi? cours quand son fils Aimé 
choisir d'étudier pour d ~ ~ c n i r  profmeiir, JI se garde bien de Iiii dire 
qu'il voit en lui la relève ;III rnqnsiii général. Le jeune diplûmé de 1%- 
cole norniale Laval de QuFbec rnient hèremeni a la maison, en 1934, 
avec son brevet d'ensrigncinent. 

Contre iouic anenic, Aimé prékre le rnélier de mxclimind i celui de pro- 
fesseur. À l'époque, la faible rémun6r;iljoii des rndires: ei des maîtrases 
d'i:colc rend cetie profession moins aiirayanie. Le poientiel de 
dh~loppcnieni qiie représente Ir in:igrisin généml faii rhe r  le jeune 
homme, déjà au coumii des daires dc la grande dlle. 

De sa loiniaine Saskalchewm, Rita Blaqui6re décide, c.n 1938, d ' a h  
tiirc au Qiiebec. SR m i e  SteUa Boucher ( s m r  d'ha), rriénagère de 
J. Llnc easi, ancien cure C ~ P  Saint-Nérde rc>il':l~lS' li Saint-Aiigustin, 
QuCl>rc, I'aitcnd avec la pliis grande iniparicnce. F3ra y tcrmine ses 
enides: ei eiisciqe par la suiie I1arigl:iis, d'ahord à Montiiiagiiy, puis à 
AMda, où ellc accepre un poste de secréiaire bilingue à I'aluminerie 
dcan. 

Le coupleJowpli-Eliku tJ -1: ) Beautlriin ei Mane LAtdippe. 
de gauchr i dmire, les pnfïnrs Alc~mdrd. h n s t e  ei ,\imC 



- """' En Femme ferme 1946, de fiva la M a r i u s  Saskatchewan veiidcrit et leur sa 5 !*Ci-- 
"*fl?~ 

/- 
pour dérnsnager a Saint- .(-+ L - -  - q 

iL) :a,' 
, -  . Raphaël. i4 

4 >.- 1 - 7 \ 
1.c couple renoue di.; aiiii- 
liés dans un clirnai qui  se 

1 prêtc bien :iiis renconires 
lamiliales. Hila, la nièce 
d'Aveliii Bouclier (frPte 
dafiva) faii la connaissaiice 
d'Mnid; rluelques échanges 
polis. la correspondance, les 
i~éqiieiilations ct le mdagc. 

Les deux époux cnnvoleiii en 
jus16 noces le 18 oc1olii.e 

-- - q 1947 i i!i@~e pm~iasiale de 
Saint-Rapliaël. Dc cettc 
uiiion ndssent iieiif ~iifa~a . 
Pierre, .hdré, Paul. Syliie- 

i Anne, Brigine, J a c ~ i m .  J w i ,  
Le coiinic ,\i,:~. Rt.iuJoin el Ria il!.iijuirt~ M;uie Fmçois. 

!c iriur tic leur inmafic 

Le 10 l h k r  1363, . h i é  Bmudoin décède des suites d'une inaladie qui l'a 
rmdu inactif pendmi plusieurs niois. A 40 iw, iüta Blaqujère se retrouve 
avec li~iil jeuna enlmis ei un neuviPrne h naîire en avril. Blaquière, 
v e w  depuis le 25 avril 1355. donne un solide coup de main à sa fille. Rira 
dete sa bille et croit que ïindniaion cst le meilleur gage de réussitc i :7 h 
dans la ri?. 9 S;iinr-Rapliaël ou ailleiin w Qiiébec. \b ,c 1 $,-, 2 - 

%/O-- 

Kim rerourne sur le marclié du ir;irjVI en 1969 à tiire d'sgeni de bureau, 
au Bureau d'enregisireinent de 8ellechi1sse, à Saini-Rapliaël. elle y 
prend sa reirxiie en 1984. 

. --  ..iuiniird'liiii grand-mère a iernlis plein, Rila 
Blaqiiitrc at entourée de çcs 16 petits-enfmis. 
Bénévole i ses heiires. etle s'impliqiic dans les 
iiiouvenienis coiiimuiiauinires. Elle peint aussi 
pc~iidani ses temps libre, un ai? qu'elle eserce 
depuis sa ientlre enfance. 

« Merci à loiis ceux et celles qtii nrius ont 
précédés. Vous nous avez légué le sens de la 
faniille, l'ouverture aux auircs, I'mpri~ de crk -  
tiviil, l'effort dans le ti-mdil cr, surtriiil, la vüleui 
de I'ainoiir Nuiis sonimw h continuiti. (le vos 
engagements et d e  vos r h c s .  Nniis vivons 
mainienani iioire niorneni de vérité ei iious 
cr.iiiiiiii~oi~s rioire deslin dans  le cours de 
I'lium~niit -, diseni avec beaucoup d'à propos 
Ics enfaiiis dc Rita Blailiiièrc ei d'hinié 
Beaudoin. 

Rit? I<l:iiliiikrc ci  sa i;uniile , .! I ni;üil. Riu et S?ltie-,\iinc 
<c=s2 

Deuiknie nngét.  Manc ci Rigine I'nrriere, Jacques, Paul, Frmçois. .4ndrii. Jt:m el P j e m  



AniCdée, fils de Caudias et de Marie Marais, naii à Moiitrnagny le 
7 avril 19 18. Yvere Pigeon, 6lJe de Paul Pisron ei de Lauci Girard, vient 
au monde à Saint-R;q>li;iël le 26 juillet 1924. ils se iiiarieiit à l'église de 
,Saint-hpliaël, Ic 21 juin 1941. lis son1 les parents de quinze enlmis, 
doiii oiize vi\.aiiis : Jean-Paul (Marie Fradette), Louiscite (Ain16 
Fioissonnaull), Jacques (Helèiic Picard), CICmcnt (Eirbara Hiinter), 
Gilles (Diane Gudboui). Diane (Marcel Caron), Carole (Pierre 
Gendron), Micliel (Slicliclle Pearson), Pierre (Cad~y Renaud), Alain, 
Lise (Jacques Dioli). De plus, irenie peiiis-enlmis et jing arrière-peiiis- 
eiil:mis loiii ~iarzie de ceittl ç m d e  famille. 

riprès quaire mois de mariage. Amédée s'enrdle dais I1,hnée. La fmiille 
a demeure à Sydney, Sirnue (Onlario), Terre-Neuve el k~lcanier. 

De reiour au bercail, AmCdCe iravaille comme pcinire potir Josepli 
Goiipil el, par la suite, il E u n e  comme entrepreneur-peintre diimnt 
plusieurs mnées. Fait corAsse : tous si% fils son1 peiiirres ainsi que 
pliisieua peliü-us! 

hil:dCc c s ~  rl6cLdf le 13 mais 1173 



Lkmdre PSI le fils de Niipoléon 
Bisson~ierir et dc léda Roy 11 ,- a ,- - 
esr nc' le 20 inai 1937. Cmnel, 
Cille de Kapoléon I3ouclic.i ri t F  - - .. 
d'Y17onnti Louiure. est iiée 1 
Si-Raph;iPI le  2 1  novem- 
bre 1937. Litindri: Carmel se 
marieni le 10 iuillei 1957, a 
l'église Saini-Rapliaël. Après 
lcur mari:ige, conime beau- 
coup de personnes de 
l'&por(ué. ils von1 s'iiis~4er nu 
pays de l'oncle Sain. ils 
deiiieurenr Iiuii ans à 
Springfield, Massachitseits. 
Léëiidre iravaille dans le 

l 
doniaine de la conslruction. 1 4 

C;mlel occupe lin emploi h s  a 
uiic nianiifaçture de cnuiure 

fi  rnihnintr cr I C L I ~  prvn&. D?inn[ : Daniin. Gnnel t.1 Xanq: 
;\ i 'mi&rc ,  Ci l l a ,  ikmdrc, hlmel  et Henf. 

un salon d'esiticitique, le - Snloti IIyflrt ~ f c i i i i 6 ,  qiii 
occupe cet édifice. 

Léaiidre ei Cariiiel se cons- 
lruisent i inc  niais011 sur la 
Roule 281. à h sortie d u  vil- 
hgc de Saini-Rapliciël. Lkidcr 
travaille de nouveaii dans la 
construction; il f o n e  sa com- 
pagnie en 1976. il trawllc 
jusqu'en 1991. Lorsqu'il prend 
.;;i rci~iiiti. i l  cède sa cornpa- 
gnie i ses [rois fils : hlarcel, 
Reiié et Cilles. 11 décide de 
preiidre uii peu de lion temps 
et dc f;iire cc qu'il aime. 11 
consücre iine partie de ses 
loisirs i son érabliére. 11 1'8 

penûani un m uiei demi. rnodernis;~ . ruli~iliirc pour 
hlari:igede kandrc  ci Jc iIirnic*l. Siir I:i pliiiri, \,qinlCrrn I3i\honrietlle et Uth Roy 

(pGre et mère de Lhnclre). Paul in~  Tkiliauli, Ikmdre ei i:tniieI. Gemma Roy tLYnoni3~ne). apporter I'eaii à la cabaiie. .,)(j:j 
- .  

De leur union naissent cinq bonne Cfiuturr a Napolirin Roiicber ipkre el mPrr de Cxrnel). sépai.ateur el osmosc inversée 
enfants : Marcel, Nancy, Ke~i;. I'oni pariic du nou\~el 
Gillaç ci k n n a .  Ils ont tous w le )Our aus Étals-~iiis. Léandre et Carmel équipemeiii. Au piintemps, la cabane i sucre est Ir Ijcii de rendez-vous 
ont treize petiis-eihils qui \ivenl tous SLunl-RapIiaCl. de toute la famille. 

En 1965, LCxndre ei Carniel acIiL'ttni la bouclierie de Gérard I3élariger. Lhndre aiinc bien aider son Fils Gilles ail cornilierce Iilaiériaus 
siiui-e sur I:I rue l'ri~icipnle. Bissonnetic et Fréres, situé dans la Chie du Mouljn. qu'ils ont aclieté 

cn 1990 d'Alphonse Tliéberge. En lui?er, Lémdre el Carincl se rendent 
Cesi  dors le rpiour à letir pa!;s d'origirie avec 1;i petiie fainillc. Marccl, en Floride pour deus niois. Ils s'éloigi~eiit de la froidure Iiivitrnale pour 
I'aulé, a cinq ms et Danna n'a qu'uii mois et demi Ils olièreot ce com- profiter di1 soleil au mnsinium. Mais le priiitenips les ramène 9 Saint- 
iiierce pcndmt onze ans er IE veiideai à Rosajre Gill, eii 1976. Cene Raphaël (16s l'arrivée du tenips cles sucres. 
houclieric a fermé ses poiles dais les années 1990 ei c ' a i  inaiiiteiiant 



tenips après, ils emménageni ctrins ce qui sera 12 ~+sidcricr familiale 
pendant vingt-trois ans, au 66, mc Pelcliat, 18 où Iiabiie Jacques i~iijour- 
d'liui. 

Noire pérc travaille prcsquc innie I'annSe et1 Abiiibi. Notre mère se 
chmge, le plus souvent seule, d'glevcr ses enfnls. ille ne m i e  pas h 
faire sa marque 3 Siiini-Rapliaël, par soli implication &ans les coiiiités 
d ' k o l e .  au senicc des loisirs, t h s  Ic cercle des Fermières, puis, pPiis 
krd. comrnc surveiJlmte du midi à l'école centride. Elle ilst eiicore 
auiourd'liui très bien connue dans le iiUage qu'elle pai-coun qiotidien- 
nement. 

Carrnelle a quittd la paroisse dl.s l'ige de dix-huit ans poiir se rendre 1 
Lé\is. Elle occupe lin emploi &ns une garderie. Jacques dCmeurc rou- 
jours 3 Saint-Raphaël el lravaille comme agent d'assiii;iiices pour 
Promutuel Bellecliassc. Simon, andyste en in.loriiiaiique, et Daiiiel, 
inCraiiicien de marliiirerie lourde, ont aujourd'hui quitté Saini-Raphaël. 
I ls s'édeiit sunoui impliqués dans les spom (sofibd, Iiockey) quand 
ils vivaient ici. 

C'est allx envimns de 1961 qu'ils arriwm i Saint-Rapliaël. Jm-Mark, 
septicme enfant de Joseph Blais, es1 originaire de Sainte-Jusfine. Son 
épouse, Emma Gagnon, quatrième dir premier lir deloseph-160 Gagnon, 
vient dc Bagntville. Jean-Marie et Emma se marieiil Lac Frontière 
en 1949, où ils ont al~ssi leun quatre enfants : Cannelle, Jüques. Sinion 
et Daniel. 

C'esr I'Ccole qui les 
arnéiie i Saint-Raphacl. t ,l 
Habirani dims un rang 
de Lac Fronriére, ils 
souhaitcnt éviier que 
leurs enfanis aient 1 
parcourir plus d'un 
ndie pour se rendre à 
l'école di1 rang. C'est 
pounpoi Jean-Marie el 

Emma se soni mis B la 
reclierche d'un domi- 
cile dans lin dlage, en 

-(;;l descenrlaiit vers Ie 
firiive. 

Ils s'arrêtent au pre- 
mier endrnii oii unc 
maison 1 leur goiit est 
disponible. .. Sainl- 
Raphaël. Ceile nidson 
se trouve au 44, rue 
Pelcliai, au coin d e  
l'avenue AJbcri. Ils la 
louenl de Roméo 
Cuillemcite. Pcii de 



i .'* .- j 
Fils d ' ~ l h e r i  Bolduc ei de Fernande Pare, AnilrZ voii le lour le /+' 1 rn '7 
14 mai 1910 P la muson palernrlle. Jans le nng du Snuli à Sainl- $? ; - 
Raphaél. Il& I'ige de 14 ans, il met la main ii la phe pour appreiidrc à f 

botilangcr. Avec son père, ~Ubert. ei sa ndre, Fernmde, Andri. { k t  très 
vile inaîirtscr les iecluiiques anisandes de p5tiserie et de boulangerie. 

r 
11 passera sa jeunme la iête dans le foui; à la Boitl;mgcrie Bolduc, ei v 
mvaillera iiisqu'i~ l'âge de 31 ans. 

Entre lemps, a ce, malgré son taleni pour le pétrissage, rien lie I'cni- 
pêche d'dler à la conquête de l'amoiir. En seprembre 1965, André 
époiise L ~ P  Montmin!; en l'église de S;iini-Frmçois de Montrnawiy, Us 
s'unisseni drianni Dicii afin de bitir sur dcs fondalions solides leur pro- 
pre famille. De celte union naîirnii~ trois garçons : Y'ian. Steve et 
Stépliano. 

En 1971, .indré et Lyse aclièlent I'fipicerie du Coin. Cette &picerie. sirnée 
filce au presb!tère, a toule une hjstoim derrière elle. Elle est l'une des 
plus vieilles @piceries existantes di1 village. EUe a abriié, entrc autres, 
dans les m n k s  1950, un resuunrit et iiiie salle de billard. 

Queiques men après son acha, André $2 recommencer à boulanger, 
pour le plus grand plaisir de sa ciicntèle. h son pain, il aioiitera la tane 
ai! sucre, dont lui seul connaît la recette. C'es1 en 1978, que la conipa- 
p i e  k r s  décide d'implanter à Saiilt-Rapliaël son ceiiire de venta par 
catdogue. ~'É~iiccr ie  Andri Bolduc sera choisie comnie endroit, el 

aujoiird'hui, xprks plus de 20 ans, le coinptoir Scars est iouiours à l'in- 
iérieur du commerce 

Ses trois garçoris ont grandj et se sont impliquk au sein de La cornmu- 
naiité. Yvan, un pa.ssinnn6 dc la rnoioneige, a donné de son iemps au 
Club de motoneige. Sieve, polir sa part, s'est impliqué, enirr :iiirres, au 
sein de la troupe de théiire l'Acte-Tif au début des annees 1()i)0. 
Ilindcmeni, Siépbaio, cn pllis d'iii~oir été le CO-fon&~eiir de I'ttc~c-Til 
(avec René Bouchxd en 1988) s'est irnpiirliié poiir la cause des jeunts 
à la M;uson des ieunes, de 1988 i 1998, et i l  a assuré la gefiion du 
Centre cnniniuoautüire enire 1996 et r 99s. 

w;3 - 
Piuiourd'hiii, ces derniers ont qiiiiié le 5ill;ige. mais n'hkitent p a  lt y 
revenir soiivent, que ce soit pour donner lin coup de insin à l'épicerie. 
venir faire leur iour 5 la maison du village ou, tout siinplerneni, relaxer 
aa chalet du rans du Bras. Ils denieureni atllicliEs à leiirs racines â à ce 

, - paisilile village dc Saint-RapliaPI. 



André, iils d'izrtliur Bolduc et d'0délia LabontC., na3 le 26 wrii 1937, au 
5' Rang dc Saint-hphaël. Marie-Clire, fille de Damasc Courgues et 
d'Yvonne Lfflainme, vient ail monde le 26 février 1142, au 3' R~ning de 
Saint-Vallier. Le couple se marie le 3 septembre 1960 en l'église de 
Sahi-\'ailier. De cene union nail une filie, hlarliine. qiu leur donne ?I son 
Tour un petit- fils prénommé Jérémie. 1,c couple s'installe à Saiiii- 
Raphaiil ci y deineure encore. 

Andri a éti. Glu vice-présideni tlii conseil d'adminjsiratio~i du Cei 
%té de Beliechasse, de i 996 à 1999. 

Brel, ce couple a vécri uiie vie bien remplie au sein de la coniniunaut@ 
André irrvaille au ministbre des Transporis, A Saint-Charles, de 1960 de Sdiiiit-Raphad. 
B 1965. coinme ch;iineiir peseur ei suweiliani des iravatix. De 1966 
3 1987, il œuvre aiissi coni.nie chef d'aiiipes et iechnicien des trwaw; 
publics. Dc 1987 jusqii'h la prise de sa reirdte, en 1913, il reniplii la 

L- 

fonctions de technicien principal des trmux publics. 

hlarie- clair^ s'ucciipe principalcmrnt dcs iracairx à la maison, aiir:ii~i 
inlérieurs qu'rsférieurs. Elle agrémente ses ieinps librcs en hsmii de 
l'action socide ei çiil tui,~:Ue. 

Depuis l'iige de 12 ans, André se consacre au bénévolai. Sou1i;ririiis son 
impli~ation au niireau de la Croix Rouge er dc la Plurre Rouge. 
cornnici préside111 di1 Comité ilr s;iuvegnrde de I'i.cc,le sc~uni1:iire à 
Saini-Raphaël. inembrc de la garde paroissinle de 1968 2 1981. 11 a été 
membre di1 conseil inunicipal durant iioe virig~ne d'années, soit pen- 
clarir du telmes. il se dit iier de sa corirrilit~liciii au ddveloppriiieni du 
iillage de Saint-RaphaEl : nouveUes rues, qurirtiers rCsidentieis. parc de 
iiiaisciiis mohilcs, cliniqiie deiiiaire, cenirc çommunaiitaire, corisiriic- 
Lion d'on gymliase annexé à l'école T a  Source, bibhoihèque rnunicipde, 
awinissenieiit des eaux.. . LI a éii. Glu présidem de la commission d'iir- 
bdsme.  de 1970 i~ 1376, et &galenient niemlire du conseil d'adiiunis- 
rration de la Corpor~ion du Foser de Sain(-Raphaël. Depuis sa retraiie, 

Ucr:iit,ic in i i rn~t  ilc ii.,ir;i!l .<II i i i i i i i \ i ~ ~ ? ~  , : < , A  'Yr,i:i.;io:r,. 
lc l i  iir)vimlirc 1s:ij. 



Ernesr est le fils de Romuald Rolduc ei  d'0délie Godboai. Le Erncsi décède le 2 mai 1983 à l'âge de 74 ans. Clara, 4 é e  de 89 luis, 
24 juin 1943, il épouse Clan Reaulieu, flle de Félis Beaiilirii er de Lucia noiis quiiie le 13 janvier 1999. 
Morin. Pendani la majeure partie tle sa vie, Ernest tr;l\'aiUe dans les 
cliniiriers en Ahitibi. Dans ses ieiiips libres, i l  pratique le inélier de bar- De cene union sont n h  trois etifnnts : Rondd, Miclieline et G ë é m .  Leur 
bier. dam est unc fcrnme irès atte~iiive pour ses cnfmrs. Elle es1 t~+s desceiidaiice comple Iiiiir petits-enfaiits ei cinq arrière-peria-erdants. 
haliile de ses mains. Elle a œuvré coiiiine bénli~ole au  Foyer dc 
Sini-R?pliaCI dtirmr dis ans. Tous les d e u  sol11 de grands amaieurj de 
canes. 



il faut remonier au milieu du XVne siècle polir reirouvex les origines du 
premier Boldiic venu s'insialler au Canada. Louis Bolduc est né à PAS 
en 1648 ou 1649, viUe où son père, Pierre, Epoiix de Cillette Pijan. 
werce les charges de maiire apothicaire épicier. 

Vers l'âge de 17 ans, Louis s'enrôle dans le régiment de Carignan, dans 
la compqnie Gra.diicllontainc. Après avoir o h m u  son cong6 de l'amide, 
il épouse, i Québec, le 20 soit 1668, filiz~hcih Huben. lin 1676, il est 
nomm6 procureur du Roi pour la prCv6ié de Québec. I I  occupe la 
charye pendmuir siu ans. Aini dc Eroiircnac, il al destitué de ses foiic- 
Lions A la suite de iiombreiis déinêlés avcx I ' i n tenht  Ducliesnau, rival 
de Frontenac, et airt. le Conseil Sowcmiri. 

LP couple rctuume en France. U semble qu'ils iic soient jamais revenus 
au Cmah Des Iiuit entmis du couple (quatre garçons et quatre GU-), 
six leur ont survécu. Ils sont ious raiés au Cülidi~ er ont assuré ainsi In 
lignée des Bolduc. 

C'est donc p x  l'hié, Louis, qiie la ligriée de Cléineni Boldiic a tmversé 
les sikles. 

F ~ U P  d'lleménégilde h l d u c  ei d ' l b d r t h  Foriier (en nikl~illon). 



Cléinent Bolduc e l  Cisèle Poulin (suite) 

C'est a w  HerménCgilde Bolduc que la fanulie Bolduc prend racine à 
S;Unl-hpliaël, en 1893. I'ige de 29 ans, Herménégilde. grand-père de 
Cl$ment, qliiiie Bosioii avec sa fenime. Élizabeih Fortier, qu'il a épousée 
aux Étais-Unis, ei leiir fille aînée, me. La Famille décide alors dc 
s'etabtir siir l'actuelle propriéGu acqiiise de Joseph Ricliarird. 

I-Iemién&ilde, par donuiun, lègue son bieii à soli Us Adélard en 1922. 
Uaiis la rnênir période, 11délard épouse Odile Pouliot, le 8 jan\icr 1973. 
k couple aum ireize enl~uirs. Odile déckde en 1952 à I'ige de 54 ms. 
Adilard lui suiwvr;i jusqu'en 1967. 11 s'éteini à I'Age de 7 2  ans. 

C'esi eii 1960 que Clénici11 Bolduc acliPie le bjeii paieriiel. Le 
17 septembre de In mênie ann ie ,  il r'pciiist Cisèle Poiilin. de 
Mn!-Vdlier, et le couple s'iiisdle dé6niti1aemeni sur la ferme ffimilia!e. 
Ile leur union niiisseni Odeiie, eii 1961, Daniel en 19b t, t r  Y\an, 
en 1967. 

Pendmt quamie  ans. Clénieiii ei Gisele iriiiieiir tliir sur la fernie. Eii 

pliis des enlants a élever, dc toiis les IrAViIUX que leur métier d'ex- 
~)loit;uits 1grico1a leur iinpose, il leur Qut assurer la bonne marche de 
I'eiitreprise. 

- 
,kiëis leur Iinnlieur est mis à rude épreuve 
lorstlue la maladie s'aclilirnc. sur Gisille. Uii 

graiicl vitle s'installera dans la inaisoii quand 
ceiie dernière s'éieindi-a, au déhui de l'an 2000, 
à I'5ge de 67 ans. 

Depuis lors, Clémeni et soi1 Gls Yuan assiirent la 
relève ail sein de I'entrepiise et ce, malgré la i\;iii I~vltliir. le \cccrnd 

douleur qui les a fi&. Ceiie épreuve a Pei-  "dC14'"e"'. 

mis 5 Yv:m d 'de r  au boiii de ses talenl~ slir la lemie. Qiiani 9 Cli.mcnt, 
la vie lui olfre mainienait la possibiliié de vojager quelque peu. Comnie 
quoi, la foi donne SUI( gens éprou\.és la possibiliib de chemiiier iouiours 
uii geii plus. 

- 4--- 

C 3 h e  à sucre de Cli.nirni Kolrliic, 



Eughe. fils de François-Laiireni Bolduc et d'Eiig611ie Morin. naîi le 
25 fhr ier 1891. fl épouse en premiilres noces Joséphine Couiiire, dont 
il üiim neuf eiif:iiiu : Pa~il-Eii$ne: 1150, Lucienne, Adriennc, ~\lesmdra 
et Svonne (IOUS dé~édés), Sinione, :\nneue el Jean-Raymond (elicore P 

EugPnc est d'abord heumer [icndant ircnte ans. Px la siiite, il devielit 
rneni~isier et cniis~iiiii C ~ o l r 7 ;  et coil\7ents (dont celiii de la I)LIK~I~I:I!.~.!) 
dnsi que plusieurs m:iisons. 

Devenii veirf, 3 45 ais, il rencontre urie jciine ensei~antc de 25 ais, 
fiha- ose Roy, el l'épouse (les \m is  Céhe er René de l'époque!). 

De cette union naissent trois d m t s  : Dellis (décédé), Liljme el Marc. 

ha- ose débuie sa c h è r e  i l'école du 5Vmg de Saint-Raphaël ei, 
p e n h i  27 ans, non consécutils, cUe escrce cale profession pour la 
terminer h 1'fcole centrale de Saini-Rapliaël, eii 1174. 

Pendmi plus de .qr ans, Eugèiie es1 secrét3jre-irésorier de 1s ~iiuiiicipa- 
lité (paroisse) dc Saini-Rapliaël ei son épousc prend la relève de 1068 5 
1.972. 

Eiigène décède en 1968, $ l'âge de 77 ais. fiva- ose, maintenant %ée 
de 86 ims, vil pr6senienienr au Foyer de Saint-Rapliaël. 



Lc 22 juin 1689, Frmçois Laurenl Bokluc (1859- 1930) bliouse Eugéiiic 
Morin (1864-1342). Avan i  son iiiariage, il tnvdillait sur 16 Iiateaus. 
Eii 1891. il  achète d'olivier Morin une fernie siniée dans le i' kqiig, 
doiit les tliniensions sont de 40 wpcnis par 2 arpciits el 2 l?erclies, pour 
la soninie de 850 $. r\ cene épotjue, Eugénie eiiseigne à 1'6cnle de rmg. 
Elle gagne iin s : h r  de 50 $ pm ;innée ci elle doil fournir le bois pour 
cliauffer I'6cole. François Laureni ei Giigénie sont les parenis de neuf 
cntünn. Li?; qii-atre fils de cerle fmnille oiii \ k u  Gni-Rafli:iël. 

I:i .i:.iizc8ii ; intcm~~i l r  ii.iiiiic~:;!.;: i r d i i ~ -  1 :.irl(i:i\ I .iii:r,ni, i.iim;r,!iii. I.ii11.1 iw tir 

Josçp!i i. O r ! c l i ~  LiLiontC (épouse r l 'w t iu r i .  .i l'ivniit. Paiil. fiis d Liigcnc. 

C'est en 1327 que François Ldiireiii cède le  bien paterilcl :d son fils 
Anliur. II consente cqiendaiii le droii d'lia1iirt.r ia partie iiord de la iii;ii- 

son, lant el aussi lunglernlis que lui et son épouse vivront. 

Arthur Bolduc et Odklia labonté 
LE 12 gptembrc 1927. Mliiir ipousc: Odélja hbonié. de Saini-Charles. 
Us s'iiisdleni sur le bien paiemel. Ils sont l f i  pnrenis de i i r i zc  c.rif;iiiis, 
toiis !WJIIS. Anhur a été coiiseiller niui~icipal durant plusieul,~ annees. 

II a Pgalement été iiiarguillier. Odllia a vrillé aux sniiis de 13 faniillc 
C'éi;rit une femme irès viiillaiite. paticnir, calnie et sécurisanle, Elle était 
aussi trh croyante. 

Tous les oiicles et mies ilenaieni fréquemment à In maison patcrneUe 
Nous avons eu la cliaiice d'être entnurks de nos cousiiis et cousina. La 
maison &ai1 souveni remplie ~iuisqiie les amis ainiiiieni s'y reirniii-er, 

En 1966, Arlliur cide sa tei'rc i son fils Gilles. Le 28 mai 1!)66. (;iles 
épouse Dianc Poiilior dc S:iini-Micliel. De leur unioii iiaisserii qii:ltrc 
garçons mus résidan1.5 de Saiiit-llaphaCl. Mhur et Odrlja ont vku avec eux 
sur le bien p:iiernel. Trois généraiions oiii doiic IiabiiC Ir bien ptcrncl. 

4 Ln Ygbnétaiion. I)chi i i  . Liicicii ICliisl:iiiir Tliemcni, !\ndrr' (M?tie-Chiir C a i i ~ u m ) ,  
Ro~cr (lliabcili Roy). C;imillr (Wélilie Rogrnj. Nicole ( M q e l h  Rouqetl. Génrd (Irrnr 
Poiiliot), (;illn (Diane Poii!iol). Rolanrl (Ht:l$nt Prllclicrl 
L-is : Mmlelcinc (I.ingolti ld i l r r i t ?~ .  Madame Vdc'lia Lthon~e. [ ~ I I I C I I P  CI wt~ P ~ O U S  



Jwn-Marc a i  le Gls d'hlhert Bolduc et de Fcrnande Pari.. I I  a esploiib 
l'entreprise h i l i a l e  Boulangerie Bolduc el Frères, d'abord avec ses 
parenLs puis avec ses FrEres, André et Denis. 

IJ est le pEre de qu;iri,c ~11i;11itc: : 

h!yrim a étudié à 1'LIQ.M en administration des affaircs et en finance. 
Elle a iravaiU6 dans une entreprise dc Saint-~inaclet, puis elle a dirigé un 
senice de garde à Riniouski. En juin 1999, elle oblieni un emploi dans 
son village n a d .  Qurlqiies mois pliis iard, Luc Waiis, son conjoini, est 
venu la rejoindre. Us sont niaintenmic résidana de Saini-Raphaël. 

Marie Josée a 
éiutlié à I'iiniversité 
Laval  où elle a 
ohtmii iin cen i f ia  
en sexualité Iiu- 

maine puis un bac- 
calauréat en orien- 
tation el couiise- 
ling. Elle es1 con- 
scillere à I'crnploi 
di] Carrefoiir Jeu- 
nesse Emploi. EUe 
a été animatrice de 
!a Maison des 
jeuiies d e  Saint- 
bphaël  et rnrmhre 
dc son conseil 
d'adminiszrütion 
Elle a joué dans une 
pibce du  Thfisire 
L'Actif el a pmcipé 

Frédéric a éiudié en 
phniograpliie au c4gcp 
du Neus-hfonirbal. Par 
la suite, il a siiivi une 
Formaiion en cuisine 
d'établisseiiieni, à 
I'lnsiinii de Tourisme 
el d'Hôtellerie du 
Qu6bec. II iravaille 
comnie cuisinier dans 
un reslauraiii inon- 
tréalais. Peiiilre à ses 
heiircs, il sc spécidise 
dans la peinture de 
persoiiiiages minia- 
h1i.c~. 11 anime des are- 
liers de jeux de rôle à 
b librairie Donjoii. 

Yannick a siiivi les traces de son père. 11 œuvre dans II \.ente er la disiri- 
burion de produils de boulanyrie. Gr:md amaieur de cliasse el de 
i&lie, anant de la nature, i.1 occupc iine partie tle ses loisirs ii I'équi- 
iation. Ducini la pdriode csuvale, il guide des iouriste-q clans 1- seniieis 
de r;uidonrié~% équcsires au Rancli du Massif du Sud. h chaque pri.n- 
iernps, il prête main-font à scs oiicles qlii r.sliloitni d a  6i.;il,Iii~res 

Jean-Sébastien, 61s de h4y-ku1-1 et de Liic, fait le bonlieur de ses gmdç- 

1+;irt71rs. II adore vivrc ail clialet de son griiod-pi.re, se promener en 
quaire-roues oii en niotoneigc. II aime se faim lire des coiires par sa 
graiid-mère, bricoler avecJos&, oii f ~ r e  de l'érpiution avec Yimick. 

i la criiiiposiiiori 
d'une autre. 



Wo:it, i i~.!lli. rii,u<on. d i i  irrnpt iii.!oW!\:; I . . i i~: i i l i i~i~. t.; d'b!!iia L.I~I!-L.> i !#ir  

aux ;ilcntiiuri dr 1100. 

Fils d'Adélard Bonneau, cordonnier de Saiiii-Francois de i\iloii trii:i;ii! 

pendant 60 ms. .aben épouse, en inai 1949, sa voisine Blanche-hce, 1ü 

GUe (lu marchand général Anselme Préirosi. Ils oni cinq cnfants : Micliel, 
Guy (il a iinr fille, Julie Bonneau). Francpc (elle a rrvis garçoils : 
Galiriel Fiwt.. Renjmnin Fiset CI nle~muidre Ronnmu), L~ICE. épouse de 
Maurice Morcnq J r  (ils ont deus garçons : Francis ei Bitieii Morencg), 
ei Syliie. 

En 1967, cri faisaiir ilne ballade du dimmclie daiis Ic rang Sainte- 
Caiberulc, !\Ibert et Blanclie ont le coiip de Foudre pour la propriéré 
d'Henri Lafianime, qui es1 i vendre. Ils I'achbeni peu aprss. Depuis 
presque 35 ans, ils liabiieiit, this  le rmg siimornm& s Briw-Culvite m, 
ceiie maison de Icui-s rêves, qu i  esr r+uiée Eire la plus vieille cle Sint- 
Raphaël. la niaison d'dberi ei de Blançlici :lurait éié construite en 1s 14. 

Touie une lignée de Lafiminie I ' n~a i i  Iiabirée ava l  1967. doni AJphniise, 
Joseph et Henri 

Hi;.. 4' 

Albert ci Blanclie oni célébr; réceminent leur jO' anniversaire de 
mariage, cc qui a do~iné lieii i une belle Rte à la niaison familiale. Sur 
la pliou, de EmjUe: iious voyons : Sylvic Bonileiu, Ahce Bonnmu Drouin 
et son mari Cliarlcs Drouin, .Uexaiidrc Roiiiic:iii, Luceiie Bonneau 
Paradis. De cliaquc coté de l'escalier : Gabriel et Benjaniiri Fisei (à 
gauclie). Judidi Réniikard, conipagne de Gabriel, ei Guy Ronnau (1 
droiie). Dans I'escdier, de bas en haut : Francpe Bonneau, Denis 
lafl;iiiiiiie, Claudine Prévosr; Meiirice Morenc); J r ,  Luce Bonneau 
Moreii~y, DuueUe Réchud, conjoiiite de Fiaicis Morcns; et 13 p i l e  
Taiija M r e n q  Cl6rnent Prévost, Blmclie ei Albert Bonnrau. 

En choisissani de vivre à Sainr-Raphaël, les Bonocliu onr, en mênie 
remps, donné d a  ncUies 1 leur descendance. Aujouïrl'hui, leurs trois 
Glles demeureni dans 12 paroisse, aiiisi que la plilpari de leiirs peliis- 
entaiiis. 



1 Euwhc. Ikiuctiud. Virginie I~lilirecqiie. épouqr ) 

@ d'Bisf.1~ Rouclard G) Ir: ?', 

Le 3 ffivric-r 1898, EiisEbe Bnuchard. né en 1864, &pouse Virginie leur Me Marie, diplilniée en coiiiure, exerce ses dents en d o ~ m t  des 
Lahrccque, ri& en 1860. De celte riiiion naissent quütre enf;inis : Ulric, coiirs à des 4lkves de Sainf-Rüpliaël el  dn environs. Excellente rnusi- 
Desneiges, Marie-Anne (décédee en bas âge) et Marie. Eiisèbc est cienne, eUc joue seule ou en di10 avec sa sueur Desneiges, dijiliiinCri cn 
décédP en 1948 cr Virginie, en 1932. niusique. Ces deux fernrn~s peiitieni jouer de beau  airs sur leur rnnyi- 

fique piano. M u i e  fait lianie de la congr$ation des E i i f i ~ t ~  de Maiie, 
du ccrcle des Jeannod'iirc, ei elle cst touiours membre du ccrcle des 
Fernuères. Maintenani âgée de 97 ans, elle rdsidc au Foyer de S;iiiir- 

Kaphaël. 

II{ rna i~nn  faiii11i:tjt. Ol.ii\i,ii~ I ; ( i i i ~ l i . i i  i l .  r r i  \ IyliiS, 

avec, eii premlcr plan, l a  petite t~rniilç. 



Eosèbe Bouchard et \'irginie lilbi-ecque (suite) 

Ulric Boiichard, surnomm4 Pii m, es1 né le 28 féiner 1899. II com- 
plhie ses bruda de neuvikine aiin& Sailil-Raphaël. Puis, en 1918, il 
obiieni iiii ceriilicai 1 l 'école de Laiierie de Saini-Ryacinilie. Le 
12 novembre 1923, il épouse Dima Carbonneau, née le 32 ni:ii 1903, et 
fille de Gaudios Carboniieaii el de Georgianna Tlubmuli. De cette urbon 
ilaisseni quinze. enfants, dont deux sont décédés en bas 5ge. Quatre 
auires suni décédh depuis les dernières aimées. 

I lnc hkiuchard Dhna CxLoflnuu ,+ ,f? &s@' 

Ln 1323. Ulric aclieie une ferme qu'il esploiie lusqu'eil 1967. 11 cst 
:tussi heiirrier à iiiie certaine époque. U exerce égaicmeni les fonclions 
de secr4taire-trésorier de Saiiii-Kapliaël, d e  1934 3 1968, ei de 
représeniant pour l'Assurance-Feii de la pimoisse. fl irivaille aussi 
au Parlement de QuEbec eiiviroii irois ms. En 1944, il deticrii gaiion- 
nAre du Bureau d'iiiirnairiculaiion ainsi que percepteur du reveizu, 
jusqii'en 1960 11 frit aussi niarguiliiei ei comniissaire d'écolc. ljlric 
~ious a qiiittbs le 27 novembre 1966, h 1'9ge de 69 ans. Soi1 (ipouse esi 
décédkc. Ic 30 juin 1977. 

Toiit au long (le sa vie, Ulnc a éié second6 par soi1 épouse, fenimc 
courageuse, rmaiUwte er reniplie d'énergie pour n h i l e .  Dima, qui 
est une excelleiite ciiisinière. ne inanque pas de satisfaire taus les goûts 
de sa faniille et de ceus qui Iiii reiideni tisiie. 

Descendance d'Uiric Bouchard : 

rilaurille, dbcédé A 60 ans (Bernadelte Bernard) vivhi à Sini-bphaël.  
Ils on1 quatre cnfanis. irois petits-enfan~s. 
Chislaii~e (Fernand [;iractl) i ~ t  il Sainie-FlaMe, M:ilmie. Ils ont deiii; 
e&i!s, cinq peWeidmrs. 
Égide, rlecédb h 63 luis (TliérEse Blliis)vi~ait 3 Saint-Hapliael. Ils ont 
deux enfantç, deux peiils-enfaiils, 
LuciUe iLi.0 Coulomlie. décédk il 60 ms) vir i~ Chicopee, Mzs. Ils oiit 
quaire enfmn. six peti~s-enfaiits, deux arrière-petits-enfants, 
Ra!monil (Oiirene Boucher) vit 1 Saini-Riqiliaël. îIs oni sepi enfants, 
onze petits-enfmls. 
jcmne-d'Arc, décédée 3 67 l lns  (Raymond Bernard, décéd4 i 65 ans). 

- a . '  
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Li ~JIIIII!~ d'L l : ~  I<OII~I!:II~, 
D e m r  . i hna rd ,  I.ricille. Ghjshine. Icinnc d'.hc pi M:i~iriUv 

?' mg& : 'ïliérèse. J~=mniflc. YuJandi.. Mme-l';iule er Nicole. 
DcrriEre : Lniiis-Xiarjc, h f l n i i d  rr li$de 

k i w i 1  3 Sainre-Fol: Ils ont trois anhanls. six ~ietiis-enfanls. 
Léonard (Madeleine Picard) vii ii Saint-Rqphaël. Ils oni sept eiibn~s. 
quinze peiils-enfants. 
Jeaiiiiine (Victor Slilapak) réside I Pierrefonds. Ils oiii dcw elifants. 
irois petits-cnhuiis. 
Yolande, célibaiaire, vit a Reaulîon. 
Louis-Mwie (Lorraine Houle) demeure i .AJdeniiUc, &!~SS. Us oni sepi 
enfants, onze petis-enlaiils. 
Mwie-Paule (Frédérick Wus, décédd i 53 ais) &ide B SNnt-Raphaël et 
elle a deux enIan8. 
Tliirèse (René Carrière) reste à Saiiii-Cliarles. Ils ont quatre cnlmis, 
trois 1ir1li!s-cnfanb. 
Nicole, dkéd2e i 54 ails ( l m - M w i e  Foi~rnier) vivaii i 1i1i17[.)11. Ils on1 
eu lin enfant. 



LCunard Boucliartl, fils d'Ulric el de Diana Carbonneail, naît le 2- 
20 aoUL 1952. Il met fiil a ses études aprés la sephème année pour aider 
son pén sur la ferme. 

De 1950 a 1951. il est commis à I'bpicerie de Noël tabreupe. A la h 
de I'mnée, il 1rav3jlle à la navigation sur le'; Gmds Lacs. En 1952: il 
s'inscrit à des cours de soudiire à l'École Technique de Qiiébec. 
De 1353 à 1995, niuiée de sa niraie, il i ~ ~ i ü l l c  ai Cbanticr ~i~;ii.itiriie 
de Laiizon. 

En 1955, i.1 épouse Madeleiiie Picard, fille d'Alfred Picard el de Rosanna 
LabontC de Ssiiit-Cliarles. EUe Iii i  donne sepi eiit':iiirs : Dime, Jacqu~ ,  
Lise, Célinc, Gilles, Michel et Marc. 1.8 famille compte aussi quinze 
petirs-c~ilari ts. 

ks q~i;iirc. premières années du couple se passent à Lauzcin, période qui 
s e n  siiip~e, Einalemeni, dc Ieiii t;tsiili.;l;ament à Saint-bpliaël. 

En 1967, le couple achPtc la rrrri. pternelle pour )r culiiver fraises el 
poinmes tic terre, en plus d'avoir une érablière et de garder qiielques 
mumaus. Depuis sa retraite, Gonard exploi~e serilenieni I'éraliliL?rc. 

[.4unard a  uss si été margiiiilier, crinseiller muiiicipal el Clievalier de . t b l.i+>nant Ruuch:u<l et i l~dcli ine I'icsi~ri. li. iniir d i  l c i ~ r -  III.<:-i,ice. 
A B 

Colomb. 11 :!. üiissi éIC mtiiiibre de comiiCs d'école. Tous deux foni knii- r$, 
coup de l>knéiolai, ils sont encore irés achh à I'&e d'Or ei au comité 
de linirgic. 



Léonard Bouchard et MadeIeiae Picard (suite) 

Diane, fille de Léonard Boiicliard ci de hiadelcine Picard. a Ipousé 
Claude Brisqon, fils d'Erne1 Brisson cl de Marie-\riqr Frarlctie, le 

Claude traraillc au Foyer dc Saini-Ripli;lël depuis 1975. Diane a aiissi 
occupé un einploi au Foyer de %ni-Rapliaël, de l Y i 3  à 1978. Par la 
siiiie, elle a ét6 ;is~i,qnéct :I un aurre paste, au Foyer de Saint-Getvais, où 
elle muvre encore auioiird'hui auprès des penoiines @bes. 

De leur iinion naisse111 trois filles qui son1 leur joie de civ~e.  II  s'agt 
d'hile-JO.&, née Ic i janvier 1983, C l i ~ i t d ,  n&e le 18 iiovembre 1986, 
el .hilélie, niu. le 2 1 iiun 1990. 

Lise Boucliaic!. fi l le de  madeleine 
Picard et de LConard Bouchard, 
épouse Viiiceni Gagnnn, Flls de 
BéransSre Raby et de Lucien 
G q n n ,  le 1 j juillet 1978. 

De ce 1nari;igc naisseni irois 
eiifaiiis. Des ) i in i~l les,  qui sc 
préiiumment Anne-Marie PI 

hlaric-Picr, nées le I R  mars 1982, 
ci un DIS di1 prenom d'olivier, ne 
le 5 avril 1987, 



;Ucide est i i C  r.11 1913, cl 'l'Iic:rke, eii 1912. 
6 octobre 1939; Lioncl, le 25 ociobre 1944. iUcide Rouclinrd et Tliérkse 

Ils SC niarient le ti juillet 1936 à l'église de Saiiit-12apliaël. Dc cene uiuon Daiiaire oni cinq petits-enfaiiü ei scpi arrière-periis-enfan~. Us ont iou- 
naltroiii trois eiifants : Odette. Ic 22 juin 1937; kolaiide, le lounvécu A Saint-Raphaël. 





La famille comptai1 dis enfaiiis. Elle 1ialiii;iii üti 1 "  Rang de ei m t e s  dc la hriiille Boiichard. dhertine, auiourd'hui âgbc de 85 ans, 
Sdnc-Rapliael. Ses nipinlires Ciaieil1 de liririt; viraiits. tri% :icciiciHanis, dcnieure i Mon1d;il. 
i inant la vie.. . llne famille où il hisaii bon vivre. Nous g:irdnns de trk 
hons souvenirs de nos prnrls-parenis, Narcisse et Denisc, dc nos onclcs Mus leur rendons honiiiiage! 



Raymond est le  cinquième enrani d'Elric Boucliard et de Diaiia 
Crirb~nnei~u. 

Oliveite est 1;i skiéme d'uiie faniille de liuit eiitan~, dont ciiiq vivmuiis. 
Me de Napoléon Bouclier et d'bonne Counii.e. 

Le 24 niai 1952, ils s'unisseni à l'@se de Saint-Rilili;iï.l. Di. ccik ilnion 

i1;Utronr sept eizfmls : Denis, Cxole,  Jem, Johanne, Lynda, hlarlin et 
Nndiaiie. Par la suite, orne petiis-enfants sc ~refferont à la fahile. i\u 

début de leur iinion, ils s'insdeni à SpringGeld pour qiielques anriees. 
En 1956, le mal du IiaJs rehit surface; lin remur A Saint-Raphaël s'im- 
pose. fls Foni dors l'acquisition du ni:igisiii d' Honoré Roy, Ils y triivail- 
leni pentkiiil ving-cinq aos. En 1981, la vente du magasin les mèiic i 
unc maaire bien mériiee qiii leur permer d'accomplir la acti\ltb qii 
leiir tiennent à çaur : le hénbolat pour Oljveite, les travaiu: à l'érablière 
pour Raymond, ei quelques iiiois en Floride durmi la saison froide. 

r\ujourd'liiii, eniourés de leur lamille, ils viveni Iieureux. ioujours ii 
Saint-R~pliaël. 



Napoléon est le f i ls de Fmiçois Boucher el d'iWiCiiiac Roy. U esi né le 
5 mars 1893. Yvriiine ar la fille de Josepli Couture ct de D4liiia labonié, 
de Saint-Nérée. Elle est née Ic i févier 1903. 

Napoléon et \Vonne riniswnl leur desiiiiéc le 1.8 juiUct 1920, à I 'égi is~ 
de Saini-Nérée. Les nouveaux cpou s'iiisident par la suiic sur la tc'rre 
~iarcrnelle de Prlinçois Bouclier, au 3 e  Rang de Sainr-Kapliaël. Huit 
enfanis naissent de ceiie union : tbmmd, ddricn, Doris, Oljrene, Robert 
ei Tarmcl. Deux enhnts sont tl6céd6s en bas &;P. 

Pour subvenir aux be.soins de la laiilille, Napléon el Yvonnc cullivent la 
terre. En Iiive~, Kapolioléon hûclie du bois. ce qui apporte un rcvenu siip- 

plémen~re  3 la briiille. A cliaqiie année, dirrniii le iemps dc I'iivent. oii 
fait boucherie. On tue iin buriif, un porc et des poules, pour se pruciirer 
1ü vimuidc nécessaire à l'alimeiiiriuoii de la f:iiriillc. Yvonne prép:we d a  
l,lals tlCLicieur pour le iemps (les Rres. Elie met eii coriserve la. viande 
qui sen uutilisee durani I'dté. Dans le 3~ Rang, ious les gens s'entrüideni, 
ori fait des comkes ei on s'ajde niuiiirllenieiir. Quand le tm~ï~i l  est fini, 
on remercie les gens de leur dhiilic~iiciii en leur senait un verre de 
- lic?,yosse - iabriquér d:tiis b clandestïniré! 

Les garçons ri'aiment pa ieiiement les iravaus de la ferme Us vont Ira- 
vailler ails bats-unis. Dons Ics rejoindra nvcc son &poux, Daniel 
Godboui. Olivene ei Carmel secondent 1ciir.r piirenis pour l e  intx1ri.x de 
Iü ferme. Napcil&m ~li-triclivr rii \ ~J I I I ~ I  <>i!i'trrc, : r i  ~ i i i i i v i  1lii0 

A-, iC\ jbq .,-. A 
Yvonne. excellei~ie couturil\re, fait la 
coulure polir plusjeurs personiles du 
rang.  El lc esi aussi un cordon-bleu 
renommé. On requiert doiic ses ser- 
vices régulièremenr, surioui à I'occa- 
siori des nimiaga qui, A cene époque, 
se Eèient a la niaison de la mariée. EUe 
va aussi iravailler comnie cuisinière 
dans  les chaiiiiers, pour Heclor 
Arbour (Ti-Bé) dans les m é e s  40. 

h'apoli.on et l'voniie vendeni leur terre 
en 1956 ei ils s'insiülleni au village. 
Napoléun est décédé le Icr ni;ii 196 1 ,  à 
l'âge dr 62 ans. Yvonne est décédée le 
20 juillet 1967, à l'âge de 66 ais. 

1 Phn~o pris Jar; do 4G' mnivc~4re de maris~e 
de N a p l é o n  a ~ ' Y v o M ~ .  d I'aï;int : Denis 
&iuchud, Kapoléon ei Wonna. Suz?rifie 
Godhour. d 1'aml.m. lem tdmü - .\miand, 
hdncn. Roberr Olivette. Dois e! Qrmel. 



Joseph, né le 2' novenibrc 1303, est le fils aîné de Josepli Bouhrd el 
d'Octavie I*uigiois. Marie-Anne, n4e le 27 avril 1909, est la fille cl'.4riliiir 
Guillenieite ci d'Oli\~~nc Tliibai~lt. Ce couple s'e-ït marié le 9 juillei I i )@ 
9 S3ini-Raphaël. 

Joseph et Maric-Aniie auront onze eniana : iùesaidre, Roger. Thérèse, 
I\'oCIIa, I.ucillc., Fernid,  Lorraine, Yvon (decédé à 6 mois), Denise, 
Suzanne et Rfijmnne. La famille coiiipte ii~issi 15 pctirs-enbis. Ail d6hiii 
de son mariage, Ic couplr liahite la C R i e  (lu Moiiliii (voisins de 
hiiles Goupil) et. Ic 17 mars 1932, ils ncliéteiii la maison du 131. nie 
Principale, qu'ils Iiabiieroni jusclu'i leiir tléds. 

1 vingi ans, u Ti-Jos . pan pour l'Ouest canadien. II y reiournc I3anii4e 
suivmre nvrc dei~\: dc ses frères, Georges ci Jules. A son retour, il lm- 
triille à Québec a w  usines Saiiit-~Malo, puis il devieiii cantoniijer polir le 
min.istért. de la Voirie. A ceiic époque, il n'a pas de mniion, inais da 
clie\~aus poiir fie les Iraaux routiers. Après son rnahagc. cel homme 
formidable açhctc sa ~irrrnihe aiiioriiciiiilc, iine Esses 193 1. 11 utilise 
ceiie dernière. non seuleincnr pour scs déplacenienrs personnels, inais 
égalemeni poiir offrir uii servicc de i:i.~i d.iii\ 1;i region. En 1939, il rcde- 
vient canionnier ci! ceue fois-ci, avec un cmiiun. Joseph ne niaique 
janiais de Iiciiilot. rl transporte des voyages de terre, tlii Iiois de 
cliaiiffzge: il mmsr le sirop d'ewlde Ic priiiternps et fait divers déiiié- 
iiagemcnis. etc. Dc plus. parce qu'il posséde uii banc dc scie, il se rend 
chez les sens pour fajrc la coupe ije hciis. En 1945, il iravdle chez 
Ddairc Tr,inspori. 

--- 

I I  est le preniier a faire la cueilleiie des ordurcs nibnagGres i Saini- 
bliliaël, en 1951. 11 feri cc iriinl pendant 20 ans ii tous les saniedis. 
Par dlleurs, inalgré IOUS les cffom déployés poiir gagner sa ne. Joseph 
trouve le ieniys dc s'iinpliqiier tlans tl8éreiits urgmismes de la inunjci- 
pdité. II a mème fnii parlie du comiré organjs;iieur des @les (!II cenrc- 
liaire de la paraisse. 

Le invajl effccnié p;~r  Marie-.hinnc csi roui aussi indispeiiuble. J d e  se 
consacre aux liesogncs I~br i i~ ieuses exécutées par toutes les ieniiiies 
couragelises de celle epoquc. Maigré le invail quotidien qui demande 
ienips ci énergie, Josepl~ toi Marie-Aniie formeiz un coiiple très uni. On 
peut aussi reinarquer un iunozir iiicoiiditionnel eni7crs leurs enfants ei 
leurs petits-ddli8.  Coinnie ils sont généreux et clialciireiis de natiire. 
plusieurs persmines ,~ir:!iiiriit prendre un repas oit séjourner dans leur 
inaison. 

Aprks une cie bieii remplie, Joselih est décédd ii I'ige de '0 ans, le 
1 i  cir,ioiire 1974. iilaric-hne c ç ~  ilCcddk la 16 nlm 1976. à l'âge dc 
65 ans et I I niois. 

La risidencc Pmilialc 



Jules, i k,e de ? I  ms 

Jules Bouffard es1 né à Saini-Raphaël le 12 sep~ernbre 1909, fils de 
]osepli et d'0ciavie Langlois. À 1'3ge de 19 ans, de  trouvant pas d'em- 
ploi, Julcs d6ride d'aller rejoindre sa saur  tiiphonsine (s~irnomm~ la 
B i i ~ n ~ )  aux États-~riis oii eue demeure. U y trouve lin eniploj qu'il con- 
seive durani de&\- ans. .il'ü)mt plus d'ouirage, il décide de rwciur à 
Sui-Raph;icl à I'iiuiomne 1.930. Le 3 février 1931, il achète une terre 
au 5' Rang, pas ires loin dc ses parcnls. I l  a alors 21 ans. Durani 
qitelques muées, Jules cultive la lerre et garde des aniniaiix. Ensuite, il 
renconire Annette Roy, nCe le 1 I septembre 19 1 1, Me de Joseph Roy et 
d'0dClie Lapointe. Ils s'unissenr le 29 juin 1938. Anncne prend vite I'inj- 

Lintiic : elle agiwidil la culture avec un jardin et des fmises qii'iis vendeni 
pour augiienter leurs revenus. Les deux ion! la paire. Peu de temps 
après, eii plus des v;iclia er des coclions, la poules vimerii s'ajoiiier. 
il faur beaucoup de sous pour wrinr à Clever velze enfants. Jidcs e l  
Annette s'acharncni, et réiissicsent bien mdgré le falble revenu que pro- 
cure la terre dui.:mi ces années. 

Sont nés de cene union : 

Gisi.1~ : née le 28 juin 1939, mariée A Jean-Guy Mercier, le 28 juil- 
let 1362. Us ont quatre enfanis et Iiuii peu~s-enha. Eue \II maintenant 
avec Jacques Doyon. 
Claude : né le 18 mai 1940, rn;ii*i5 3 Jmnine  Bolduc, le 15 niai 1965. 
as oni deus ailanis ct iine petite-6Ue. 
Jcan-Guy : né le 20 octobre 1341, marié à Hélène LAanime, le 
16 juillet 1966. ils ont tleiix enfanis ei qiiatre petiis-enfaiiis. 11 esi 
décédé le 6 mai 139ii 
Raymond : né le 23 janvier 1943, marié a Marie Le~iiieii.i, le 
20 mai 1977. Us ont deus rnfanis. 
Roland : né le 17 avril IYLir, inarié à Lorraine Frenerte, le 12 juil- 
ler 1963. Us ont irois enfants ei une peliie-fille. 
Paul-Denis (jiiiricau) : né le 29 novembre 1945, madé à Yvonne Ricarri, 
le 30 rlkcernbre 1965. Ils ont irois e d m a  et six petiis-enfanis. Remarié 
à linne Ihunut ,  im enfant. 
Lucien (jumeau) : né le 29 novembre 1945, marié i Tlikrhse Beausoleil, 
le 12 f4irier 1966. Us on1 un  enlani et d e ~ w  petils-enfan~s. II vil avec 
Ruth Smitli. 
Madeleine : née le 1 j décembre 1916, décédée le 6 janvier 1947. 
Suzanne : nCe le 12 décembre 1948, mariée a André Fournier, 
le 2 aoui 1969. Ils on! irois enfants. 
Marguerite : iiee le 25 î6vrier 1949, niariée à Gustave Théberge, 
le 4 juillei 1970. üs on1 qualre enianls et deux petites-Mes. 
Moniquc : née le  23 m m  1950, decédée le Ci juiii 1950. 
Rosaire : né le l e '  oc~obrc 1953, marié à Carole Desrosiers, 
le 27 juiJJet 1196. Us oiit un enfant. 
Réjean : 11-4 le 3 sepiembre 1954, mari& à Louise Beauchiiiie, 
le 27 scpiembre 1986. 



4 Photo faniilide, priw en 1984. 
Demi Cisèle, hnnctte Rov Ro~iffard a Mîrp~eritc 
Demke elici : Lucien, R o h d ,  Raymond. P.dul-i?enis, 
Jein-(;[ry, Chude, Réicm. Surame et Rosdrc. 

Jdes et Annette denieureni sur la Iernie pendant vingt-liuii ans. Jls veii- pour d e r  deiiieurer dniis un loyer iout prlrs de sa hile Maquerile. à 
drvnt  à leur fils Jean-Guy le 16 août 1966, pour ensuiie se con5iri i ire Saini-Filinçois, ai Février 1987. Elle y a vécu iusqu'a ce qu'elle décède 
une belle inaison afin de prendre iinr retraite bien mériiée. Comme sul>itenient. le 26 nd 1992. 
passe-renips, Jules faii de légers 1raaii.u ei 1% joiier aiuc caries au Club 
(le I'hge d'or. Anneite n'y va pxs, car eUc aime inieux jouer 3 soli jeu tle ,\!os pai-eii~~ nous on1 inculqiié de irès gmt lcs  valeurs ei nous leur en 
patience 1 la maison. La leclure, les iramus rnénagen et Ic j~iidinage soriir!ii;.; très reconn;Lissan&. 
occiipeni Iiien son iemps. Jules est dkcédé subiieineni le 7 décem- 
bre 1984 1 %in doinicile. Trois ans plus lard, h n e i i e  a veiidu I;i i:i$iigon 



Xavier Bouffard et Weihelmlne Mercier 
Mari6 a Sainl-Raphaël le 25 juillei 1870, ils demeureni à Noire-Dalie 
(le CCvis. De celte union naissent neuf enfants : François-Xmier, 
Wehelrnine, Joseph. Ém. Mwia CPlesiine, Achile, Aiphonse et Georgd. 
X;i\ier. arrivG ail Y Rang en 1889, s'installe sur la fwme avec sa lenime 
ci ses enfants, toul cn continumt dc rravdller comme ingénieiir sir les 
barcmx dp la tr.iversc de Lévis. II engage du personnel polir culiner la 
i e w  jusqli'à ce que soli fils Joseph soii cripalile de faire le ttw%-ail. Il es1 
décédG le 28 tiécenihrc 1914 à 66 ans. Son épouse esi décbdée le 
11 inam 1959 à f17 ans. 

kitjer Douffard M Kelhelmrne Mercier. 

Joseph B O U M  et Octavie Langlois 
Josepli er Ociavie unissenl leur desrinCc le 18 novembre l9Oa à Saini- 
Rapliaël. De celte union naissent quatorze enfants : Joseph, Alfrrrl, 
C4lesiine, Georges, Jules, Aiphonsine, Édouard, Blancl~e. hlaric-Anna, 
k t ~ ,  Rose-Délima. Gérartl, Paul ei Roben. Ils ont élevé leur faniille sirr 
la ferme et y soni dcmcurés jusqu'3 leur décès. Joseph aouffnrd est 
rlécédé A 68 ans, lc 25 février 191:. Octavie 1,anglois est décédie 
S/l ans, le 15 novembre 1909. 

La premiére croix dc cheiiiin 
[II[ érigée en 1895 piIr la 
famille Rouffard. Pous en 
avons fêlé le cenienaire. 
en 1'19 5. À cetre occ;ision, 
nous avons érigé une plaque 
en I'honneiir dr Xavier 
Rouffard et de  Joseph 
nouffard. Aujoiird'hui, Paul 
Bouffwd denielire toujours sur 
la ferme, t h s  la maison Earni- 
liale remplie de bons sou- 
ven irs. 



acquise aus Buts-unis. ci grice à son enicepencursbip, ledii biîumeni 
s'es1 rapidemenr trmsform4 en un gmge  de mécanique génCde auio- 
iiiobile qu'il dirige jusqu'à l'8gc de 68 mu. Le commerce éiaii l e  se111 rle 
sa sliécialjié h s  les cncirons. Liiirant la saison hi\ernde, il y amil neuf 
employés à iemps plein (contrm d'cnireuen des rouies). T r b  atc, les 
gens reconnureni son géiiie mécanique. Ses qualités d e  dirigeant ei 
d'liomine de confiance lui ont \dalu d'erre Eli i  maire de Saini-Raphaël 
pendant neuf uis. 

AU fil de ces mnées, son épouse, Gd&le et anenlive. l'encourage et s'ini- 
pliqiie acliveiiieni dans la vie recréauve de la paroisse (fê.1es du cenie- 
naire, cl iode. présidelice du Cercle Lacoi.ddre. . .) . 

Lq forte hipljcalion sociale ci I'aitachemcni profond de ce couplc pour 
leiir paroisse fureiit des éléinenb essentiels 3 la réalisaiion dc leur vie 
ainsi qu'a ia période xreii ie et paisible de leur vieillesse. 

Abcr i  Rouiin ilous a quiiiés le 21 mars 2000 i I'@e dc 93 ais. Son 
épouse réside iouiouis à Saint-Rapliaël. 

,Albert, fils d',\rclidas Boiitin ei d'Elniina Doiroti, nxîi l e  25 janvier 1907 A 
3 S~iit-Raphriël. Marie-Blanche, fille cle Cliarles Mariel et de Florida 
Audel, n:C1 le 19 mars i 912 a Sainte-Eupliémie. 

Le couple s'iinit i Saii~t-&pliael le 4 ociol-ire 19 5 2 .  Cc mariage favorise +.- . 
l'épmouisseiiient de siu enfanu viuann (Jeannette. Jean? Denise. Cicile, 
Gillm er Une) ei d'un septième eiifani (Lionel) décédé 3 l'âge de cinq 
ans. 

1.e nouveau couple s1ét;ibljt immkdiaieincnt 8 Saiiit-hplinël et procède 3 
I'achai d'un bdlirneiit. Considémiit l a  loniiaiion professioiinelle d'Allien, 





Durani plusieurs annees ci au fil des saisons, Henri et Mzdelcine 
culii\eroni cene l em.  tant bien que mal, arec les insirunien~s du temps. 
ce qui leur permcura dl: subvenir aux liesoins de leurs noiiibreuu 
enfants. 

'b, 2 ! t :  1 'd I l  ! I l  t d I 1 , i l "  'c'! 
-,/cx /&..'?! A parlir dc 1966, cliacun des quaiorLe enfmis quiiie iour i inur l a  m$- 

son afin de fonder à leur tour une hrnille. Henri ci hldeleine se retrou- 
Henri, 61s d'.\itPlartl Boulin ei d'rznaïse Lenielin, nfi3 le 24 avril 1920. 

veiit alors seuls dans la gr;nide iii:iiuuii. ivadeleine, fille de Joseph Asselin et d'Alite l'arc, tieiit iiu monde le 
7 iaiivier 1921.  Ils se marient à I'Pglise de Saini-KapliaEl, le 

Des suit6 d'uiie mdarlie, Henfl se reirouvc, en 1990. au Fo!'er dc Saint- 
13 mai 1943, 

Rapliaël. Il y décède le I j juillei 1993. Aujourd'liuj, Madeleine, encore 
en bonne sanifi, demeure dans l it  iiiaisnn Faniiliale h i i s  la tore du De celte iinion ilaisseni quatorze enfanis, toujoun \ivaiits : Pl~l-~indré. 
idoulin. EUe travaille ioujours (cuisiiie, ménage, enticiieii du ierrain. Lisene, Marcel, KE.)canne, Pierre, Marc, Francine, Suzuine, .Agatlie, 
jardiiiage, elc.). Elle esi heureuse de recevoir ses enbnü el ses peiiü- Roberi, Gakime, Chire, CEljne ei hliciiel. iJs oni vingt-huit petits-cnfmis 
cnfaiiis. 

ci dea.  arriére-pelits-enimts 

Henri ei M:ide!eine se renconireni i Saini-lhpliaël, se coiirtiseiir diirant 
qielqucs mnées, polir Gnde- 
nient se marier et s'établir 
sur la ferme parernelie, ceUe 
dSAdélard Boulin, afin d'y 
mener à bicn leur projet 
d'éle\ fer  une noiiibreuse 
hiilille. En elfel, dEs 1944, 
I'apparil~on tié leur prcriiicr 
enfant vient y senier la joie 
Par la suite. i chaque ai~iiée, 
comme c'est la conriilne à 
celte époque, un(e) joli(c) 
poupon(ne) vient enrichir la 
petire famiUr. Toute la fa ni il^ 
sera élevEc dans In maison 
paternelle actuellement 
siîuk au 13, côte di1 Moulin. 

Dr\"m~ . Francine, Cnékme, Claire ei 

Mine. h P r r  ; RPjcuine, U$ene, 
Siizanne. Marc; Ilenri. ,Sg;uhe, Pierre, 

Madeleine. Robert, Mirlirl, 
Marcel ci Prul-;\ndr4 
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rtdrien esr né dm< le rang du Bras, à Saint-hpliaël, le 23 iuillct 1927.11 
est Ir fils d'Ernesi I3rcion ei d'ï?milienne BoIduc. Bnqueieiit dr méiirr, il 
a euvrl. dans la paroisse et ses envjrons. II a épousé Liliane Co~ihire, dc 
I.:i Diiraii~yr, fille de Josepli-Cyrille Coiitiire er d'Atliala Mercier, le 
$1 IiiiUei 1955. Adrien at dCcirlé le 1 1  octobre 1985. 

De l'union d'Adrien et de Liiime sont nb sepi enf~nts : 
Sun, in6rmikre; 

. Jem, sableur; 

. Mxrline, ifinluère; 

. r\ndr&e. (Marcel Guilieinette, représentani) préposée à la bihlio- 
ihEque, iLs on1 un 135, Garq: 

. Mario, (Dany Aubé, infirmière) prx2posé aux liénéficiaires, ils on1 u n e  
fde, ririane; 
Denis, (hlurielle Roy iiirirmien) tm.availleiii de la consiniciion . Ils 
oni deux fds, Aiex ei Olivier; 
Brigirie, clief de dépwwrnent. Elie a une Me, Jessie. 

~ ~ c ~ ~ : u i I  : I.111;anv COII[II~? I\I-v!L>I: VI ])VII:S 

UcrriCre eux : Brigitle. hk~rio, :\ndriu., Matiiiie. Su. crlcrui. bii n~irhilli~ri, .\dnen Hrcron. 



huisenr ci Iiilicii se nuncni en niai 1965. 

Louiselle es! née à Saini-Rapliael, le 14 niai 1'146. Eue est !a fiUe de 
Eopold timnt et d'bonne .4iib6 de Fini-1Iaph:iel. Julien est né .2. La 
Duranlaye le 27 nixi 1940. II est l e  fils de GCrard Breion ei d'kiiiilia 

Ils çc niwieiit à Saint-Xi;rpli;iël, le 22 rn3j 1965. 

De certc uninii soni liées deus filles, Clianide et Siizie 

* C h a n ~ ~ l e  pariage sa vie avec Norrnaiirl Blu ic l ie i ie .  Ils oiir un f i l s  
Jami i i .  1;i fmuUe demeure à Saiiit-Cliarles. 
Siizie a 6pousé Siee\'r Bernard. Ils ont d e u ~  enE~nis : Charles e l  
Ernibe. 11s denlciir~nl aussi à Snini-Cliarla. 

les ~ P I I ~  miirs. Suzic CI Chanlaie. . 1 -, 

Ion du mariage de S~ine (a ~aiicliel. 
.! 

G fi'? 
d43d 



de pciiis moieurs. Ils résitleni à Montmagn. U y a ensiiiie Réd, qui 
6pouse Ijsa Leblond, d'hniiagti, le 20 septembi-c 1974. Rd est c h q é  
dc projci ei Lisa est fieuiiste. Ils résident à Saini-Raphaël. Finiilenlent, il 
y 3 Aline, qui épouse Pierre Roii~l iard,  d e  Saini-Rapliaël, le 
6 sepienibre 1981. Ahne tist secrétaire adrninjstraiive ea Pierre est fiinir- 
tionnairtl. Ils résideni à S3nt-Raphaël. 

1.3 Fa~i~ilJe s'est aussi enrichie de iruis periis-enfant$ : Pairick e? Éric, fds 
de Rd el de Lisa. ei Catherine, Me d'!&ne el de Pierre. 

Tous les membrc; de la Eamdlc Carbonneau féliciteni les orgaiiisaieurs 
rl:i 150e et souliai~~ni d'heiireuscs fesiiiités à touie la populaiion de 
Saint-Kapliaël el la tijcnienue i tous les visitciirj. 

Paul, Gls de Gaudja Carbonneau et de Rosaina Tliiliault, ii6t dans le m 
rang du Cmvier il Saint-hpliaël, le 16 août 1915. Yvonne. IiUe de 
Joseph Remillard et d'hdéljne Boucher, nalt daris Ic m g  de la Petire 
troisièine, à Saint-Raphaël, le I c r  novembre 1924. I15 se marienl le 
14 iiiiiiet 1940, en I'6glix de Saint-Raphaël 

Après son mariage. le couple acliète la ferme d'ddélard Ruu, sise ai1 

55, rang Giinre-Marianne, ? Saint-Rapliaël. Ils eïploitent cene Ici-rf sous 
diff6renies forma : ils possLitfent des vachcs laitières, des porcy, des 
chcq~alu et des poules. Après quelques années, ils acliètcni l'émbiiére 
de Philippe Routiii, siniée dans le rang du Gravier. A cliaque printemps, 
ils I'esploiraii. 

Paul exerce a u s i  un autre mEtier, celui d'op6meur dr tractcur sur clia 
nilles chez Hamy Duchessnau. h Annagh Donc, bonne doit s'ocniper de 
la ferme et dm ;mimaux, eii plus de remplir se .  ionaions de riihagère. 

De leur union n ~ s s e n i  trois enfanls. U y a d'abord Jeanne d'Arc, qiu 
épouse Léanrlre Tliéberge, de Saint-Ralili;ti:l, le 3 septenlhre 1966. 
Jeanne-d'.Ut est gémte  d'un magasin de tissus ei Léaridre, inéciinicien 

I imi  : Aline, bonne et l m n c  d'Arc. hi1 centre , Pierre Roiiçhard. 

h n1.ttltt{t LJ, l b  d. LU v ,:~u~iutt 19- 1 

Y ~ m n e ,  en cornpngnie d'fric a h i n c k  Qrhnnoe;~, et de Qrherine Bouchard 



Roland, (le Berthier-sur-Mer, est le ciiiquième d'une hmille de sei7e 
enfants. 11 bpoiisc Gracia Coulonibe, Hllc de Cliopfias (La puce  
Couloiiibc) et de Lucie-tiiiiia Grenier, à Saint-Raphaël, le 5 juin 1943. 

---- (X. 
Le couple adopte deux 
enbnh : Aficlvl. en 1955, 
et Louise, en 1957 Wcliel 
a obicnu un doctorat en 
Scienccs poiiliqiirs. en 
juin 2000. 11 pmqe sa iie 
avec Lyne Bilodciiii, du 
iac-Etclieiiiin. 

Louise epouse joacliini 
Merrièrc, le 20 soit 1977. 
De cctie iinion naisseni 
EsteLie, htyrianne. Audrey 
et blasinie. Loiiise a éié à 
l'emploi de la Caisse po- 
pulaire Desjardins de 
Saint-Ralihaël pendant 
seize ans. Elle esi  main- 
tenani I'asçociEe de son 
époux dans l'entreprise 
faiiiiide. 

Fiunille de Loilia C.l.ircr L.I i i , . , ~ t > : ~  iiim La[erriére. I ) m t  : Aiidrn: 
Maime ei Loidac Drmkrc cul . I:steiie, Joachim N Myri:mnc .yo,3 - 

Koianrl iravdlle sur les blieaus de la Garde cdliére pendait plus de 

Roberi, frère de Roland, 
a été le  pren~icr des 
Clavei à s'éiablir i S;iini- 
Rapliaël. II a épousé 
XoëUa Arboilr, et i ls  ont 
eu cinq enfanis : une 
fille ddcédée it la nais- 

1 suice, suivie de Caéiaii, : 
vingt ans. comnie homme dc roue. 11 prédit alors la météo plusieurs AWi,Jowlyn et Hugues. 1 
jours a I':ivaice, sans faire d'eireiir! + 



~a'aul-fimile Chabnt esi n& le 18 aoûi 1916 à Saini-Paul de hlontininy 
IrEne Lemelui 61 née le 2.1 mars 1927 a S~nt -Gemis  de k l i c c h ~ w .  
ils se sont maidCs le 26 janvier 1943 Leur l a r d e  compte ireize enfants. 
ris onr aussi accueilli coinme leur filie Filarie-JosCc Boulin, venue livre 
arec la  hmille. Paul el IrEne dérnénqeni à pliisiciirs reprises, pour 
hnaleiiient s'installer à Sainr-Rapliaël, en 1966. Paul es1 hî~clieron et 
cornniervani. C'esr h Saint-Rapliaël qu'il obtieiir un emploi de con- 
rreniaîirc pour I'eiitirlicn des roules de la rniinicipidtiié. Gaillard à ses 

l,, lieures, i l  aime bcitucoup jouer de la musique A boticlici pour agré- \,$ C 
\ h i  mcnter les soirées. 
'>,<.,~, 6 ,, 

\ ,,/ 

.- ...rn-.,-/'' -- p6 

es[ le sed endroit où elle ne s'es1 jmais ennuyée. C'esi aussi le lieu où 
elle vit ses plus grandes peins. causées par In penc de deus Crls, André 
et Pierre. Sept de leiirs enianls habitent Ci Saint-bphaël. Diaie et son 
m w i  Richard Thibault possèdeni une boucherie-bpicerie au village. 

Quelqites eafants ont choisi de denietirer au 2e Ring : Guy rr 1-lél$ne 
Létourneau, Yves et Guylainc Godbou?, Jactliies et Jacqueline 
Lérourneaii. Lise er Léo Diirand. Ces derniers ont aniériügC uiie planla- 
tinn de Frambuises sur la ferme Emiüale. Mainienani, cent terre appar- 
iienr à Gilles ei à son épouse, Hélbne Eilodeau. Cinq des enhnis 
dcnieurent i I'exiérieur : HélCne ei Hilaire Létourneau, Yvcne ei Ceoliold 

Irène esi iiiie femnie d'inrkrieur remarquable, accueiUanic, toi~jours f$ 
so\ii.i;inle, elle rémoignc be~ucoup d'alreciion à son entourage. C'est une Q --- 
mkre courGeuse el compréIicii?;i\ c qui aime ses e n f m ~ .  Saùlr-Rapbaëi [ f i  

70 k l " j u ! \ ~ t r  IF!:. 
Ib dernier Jour de I'AJ \<au avec 1101re mère. 
6" 3 ,-&ah- 

t tai~ille au grand cornplci 



~aul-Émile Cliabot ct l r h e  knielin (suite) 

i'oului, Claude ei  Wia Tmigua\.: Denise et I.lain Aulié. Claire ei Charles 
Morin. Marie-Josée Boutin el son co~~joini Claude GosseLin liabiteni 
Saini-RapbaOl, 

Hélène ncolile la Me mouvementée de sa mkrc dans un i.oluiiie publié i 
cornpie d'üuteure, Le5 (1'& i.i'/ii:i!c-. I c  !;iiiceiiient de ce solurne [;Ur par- I 

iir de I'liistliire de Sinr-Raliliaël puisqu.il a lieu a11 Centre cuminunau- i 

laire, le 23 nia6 1997. 11 es1 eii irenie aiiprés d'Hélene, qui demeure i 
Sniiii-Piei~e de klontinagoy, ou chez Diime. à Sain[-Kaphaël. - 

- - 

Jacques, biIit>$, n'a. buy cl c.laude 
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Cerry Coiiiurr, fils cl Erncst Coulure et de Fridoline Poliquin, nsill le 
3 mai 1943 Colette Morency naît le 1 1  illin 1943. Eue f i t  I;I fille de 
hlaurice Morenp n de Siriione Arbriur. I,e couple se niarie le s jiiil- 
lei 1964 i l'église de Saini-Raphaël. De cetic uni011 naissent trois 
enfanrs : fidith, Francisça et Geny Couture junior, r r i ~ q u e l s  s'ajoutent 
deuv petiu-enfants, qui snnt ceux de Fnncisca : Sanu et Stwy Le couple 
a to~ijouis ikii à Saint-RapliaëI. Gerry a faii ses débuts 2 la Méialliir$e 
de Saint-R.dph$l p o u r  ei~siiite tn\railler coninie commis au gar;r~e Jean- 
l'au1 Beaulieu, puis cliauifeur de machiierie lourde chez Paiil Pigeon. 
Par la suite, il iravaille cliez Aiphonw Théherge, tlans les  matériau^ de 
consiniction. Depois dix ans, il est intendml en consiruction, poiir un 
Italien. Coletie a rmvaillé comme tél~phonisie au Ccntrfil de Saini- 
Rapliaël pendant irois ans, ci ensuire, comme chaiiffeur d'atitolius 

scolnirc poiir la compagnie Mail rice Morency Transpnn, peiidani vingt- 
L l l l ( ~  :;Ils, 

Leur Cille Gdiih lravaille depuis plusieiirs années i la compagnie 
Canalex, à Piniendre. Fmncisca esi coifcitsc, et eue posséde son propre 
salon depuis I 4  ans. Quant à Gerry junioi; i l  iraipaille pour  les 
(;tiiiriji:res t S:,isoiis. 

\'oilà un peu le résumZ de la iie de Cern Coulure ei de Coleiie Morency 

l t c  I., ~ I I I J I  ! ?  i ,... ,bat , l t j ~ ,  i),~],. l ,I!II LOI?. I:..!~, I~,I!,\ ~,I:P.III-.. 

Phurii ~ifi'c .i I occasiiin r i i i  ji ;innri.cn.urc, r i i  ni:iri.iqr tlc i ~ i l e u c  ct b rm 



Adblard. fils de Mil;uiine Dallairc CI de Soplironie Girard. se marie 
en 1897 aisec Anna, hile de Josepli Carbonneau et dc Caroline Roy " 

Q 

Us parient pour Lawrence, Mnssachuseits, et y deiiieurenl en tout cinq 
;iris En 1900, ils rwennent pour que leur premier-né, Edgar, soit un 
petit Canadien. puis ils retourneni demeurer aiLv fila@-unif. 

/ \ 

(luelqiies annCes plus tard, en jaiivicr 1973, la m u r  d'AdClard, 
Arlhéinise. dédde ,  laissant 12 petite Noclla (Bernard) orpliclinr. 
Aildard et Aiina décicleiit donc d';ler;vidir leur faniille avec leur izike 

ddélard a fait bmucoup pour Saini-Raphaël. II 6i:Ùt très génér~ux, illie 
ce soit pour les painws ou pour l'église. Px la suite, Noëlla était tou- 

I 
jours Ii poiir eux. Elle Ics a soutenus iusqii'i leur mort. Adelard est 
di~f id i .  Ir 8 luin 1962 ?i I'%e de 83 ans el  Anna, en janvier 1964, à 1'3ge 
de S9 ans. 

Noëlla rt.ncc)ntw René Réliiillard er se niarie le 26 octobre 1%. Ren4 
décède en riécembre 1987. Noëlla, qiiant à eue, ai ioujours tr2s acihre f 

et ires ~GnCreuse de soii temps et de ses i:denis pour toiis les orga- r- -1 
nisnies parnissiaux. 



l,drüne, Eille d9EugPne Bolduc e i  d'6i.a-~ose Roy, ndt à Saint-Rapliaël le 
11 jiiiii 1944. Ellc faii ses études primaires et secondaircs i Saini- 
Rapliaël et, par la suite, ~ U P  devient pensionnaire à I'Ecoie normaie de 
Lévis dans le but de devenir enseignanie. 

Alors qu'elle enseigne à l'Ancienne-Lorelte, elle rencontre Claude 
Desnnyrrs, natil de I~va l ,  qui rravaille 1 ce moinent à I'a6ropon de 
Québec. 

La première fois que Claude visite Saint-rnpliaël. üliane lui f:ni voir le 
L~C-:lu-Canarrls er il tombe en amoiir :ivec ~e lie11 de wllégianire. 

Mariage de Clauiir et iIf 1ili:uie. 

Leur niariaçc est cilkbré par l'ahhé Isidore Pelletier le 4 juillet 1970 
(premier m3siqe cél6bré après les rénovaiions iniériairer; de l'église). 

De ceiie union naît lin 61s iioinmé Sébastien, 5gé maiiitmani de 22 ans. 

En 1)77. 11: couple [Al l'acquisition (l'un clialei au LK-ail\-Cmards. 
kldgi'L: les noinbreus déplacenienis, les Desnoyers gardenr toujoiirs un 
pictl-a-leme à Saiirt-Rapliaël. Ils y rcnennent en 1998 ci se coiismiisenl 
une miuson dans I'inieniion d'y vivre longiemps et paisiblenieiit. 



Relié, f i l s  de Josepli Doiron el d'Anianda Coiitlijer, est né  l e  
25 juiii 193 1 .  Rose Fradette, fille de Josepli Fradette el de Rosa 
Théberge. est n f c  le 14 at7ril 193.3. Ils se marieni à hriiiagh, le 
16 jui11 1954. 

De cetic iinioii n&rni hiiii enfaits : Fi-âncine, Nicole, Marr~1. Cilles, 
André, Alain, Nancy et Marc. Sepi peti~enfants qmdisseiit la famille : 
Charles, Vicola, \'iriceiit. Genwibe, \'éîonique. Caillerine ei Parrick. 

René achète uiie ferme au î e  Hang, el le coulile y tlemeure duraiit 
treiiie-quaire jms. Depuis quelqlies années, René el Rose vii'elit au villa- 
ge. René fait de pelits iravaiis avec soli voisiii et il i d e  ses enfann. Tous 
les deiu: foni dii bénévnlai au Foyer de Saint-bph;iël. 



Lise et Réini sont les grands-parents cl'Érnj5e. huit 
I ans, ct delean-Pliilippe, six ms. 

Remi, de Philippe Dubreuil et d'Aurore Boutin, est 
né à Saint-Rapliaël. Eii 1963, il Cpuuse Lise Fradeite, 
d'Armagh. Rénii est à l'emploi du m~gas in  -4lberi 
Fntlette depuis quarante-cinq ans. 

De leur union naissent deux fils : Gino et Ricllard. Ce 
dernier ai marié ü Brigitte Latulippe, de Saint-Raphaël. 



fi- - 

X I  r r  Mmr Cqène flcari enruurb dr Iritr: mfmis . Yom.tnd, FstrUe. buis.  hniir, Gaét.me. AIOIIC. I:uqlinc, Gertrude. Ciivlaiiic, Baiilel, Clare. hlürthc c.t laurw 



!Adélard Fntlette. Fls de ClGophas Fradene et de Délina Roy, liait Zi Sdril- 
Raphaël le 14 mars 1904.11 bpouse en l T c  nocc Léa Ha5 fjUe d'AIphonsc 
Hny et d'Hcrniina Godhoot. llz se marient en l'église de Saint-Rapliacl, le 
9 juillct 1929. De cette Linion nxliront di\: erifants : M:iric-Jeanne, 
jumcUe de 1M;uie-Roqe (tlCcCd6e à l'âge d'un mois). Lconard, Léopold 
(dbcédé à I'5ge {le 20 ans) Ahne, Ynrmantl. r\ltlégc (décedé à l'iige de 
54 ans), Clalide. Raymond et Joseph (dCci4é i la naissance). 

~dWwd achète une ierre sihiéc dans le 2e Rang de Saint-Raphaël et i l  se 
consacre ails iravaiix de la ferme avec l'aide de ses enfants. 
Malhciiwiisenicnt, Léa dficiidc 3 I'agc de $4 ans. ddélard se rernaric Ic 
21 novembre 194' i Rose-ilma Brissoii, fille d'0nksirne Brisson e! 

dodélie Fmdenc. De cene noiivelle union naltront six enl iu i~ .  : Robert, 
Gal>rielle. i.aurene, André, Denis ei Denise. AOri d'fiugnenfer Ics rcveniis 
provenanr de la fernie, hdélard fail lz( cultui~c de Iraises. 

C'est daluis l a  mxison frimilide que les époux Mwnt enseiiilile jusqu'h 
leur retraite. Le Ifr  septembre 1979, ils déiiiériagent au villxge. Rose- 
Alma tlécède le 1 1  juin 1995 ei Addard. le 22 jiiin 1398. Leiir desceri- 
(lance canipie 36 pciiis-enfaiiis, 43 arrière-peiits-rrifw~q el quaire 
arrière-~ère-petiu:-c~ifan~s, 

.\ 1 . !$.~I I I  l l t , ~ i i ~ ,  I I ) ~ I , [ ~ C .  (i:hl~r~r:ll~. 3b.tnt-jt:t111!1, CI ,\lice, 

h l'ami,re . Denir. Rijben, AfiürF, Léon.mi, hurmmd, R:!)monr! ei Claude. 



W =  r. k.l\o 

Alberi, fils d'iirnesl Fradello Y I  de Léliiiria Cnnlhier, es1 n t  le 
3 juin 1926 Soli k l~oi iw Madeleine, fille tle Philippe Diibseuil el 7 d'àrore Boutin, ai uCe le 12 juin 1932. Ils sc mïricni ii l'$lise de 
Saiiit-Rapliaêl le 25 juillet 1953. De cenr union n d ~ r o n i  ireize ei~fan~s, 
dont rlu son1 toujoiirs vi~maill~ : E&tli, André, Clénieni. Clémence, Lucie, 
Louis, klicliel, I:rançois, Natlialie, Palricia. Us ont le bonheur dafiire les 
gimds-pucnrs de quinze peiits-enfanrs. 

Abcrt e i  Madcleinc coiiiinuent d'opérer le niagain du père d'Albert. l c  
conimerce s'es1 agrandi pliisieurs fois au fi1 des aniiées. En l'an 2000, 
oii !; comple neui eniployks. 

,-. 

--- 

. ,  - , . 

;i!~:*ii et Madeleine, Ic liiiii-rtr iwr m u i q c ,  lc 2) p i l i e r  

h I'aimi \Iiic:ii ct hladelcinr. ! i.:iri;cc f dirh, Llcmriir i , .  Lucie, i'.ii-ir:in d NiUiiriaiir 
.< i.uigcc . blicliui, FI-vifois, I.oiiis. :!iidrf et CICrntnt t pliaiu pi'iw cn 109)) 



Erne!, 61s de Ciéophas FradeW el de D h a  Ro!: a { u  le jour i Saini- 
Rapliaël le j août 1121. Yvrttc. fille de josepli Doiroii et d 'manda 
Gonlhier, est née le 20 jmvicr 1925. Us se sont épousés Ir 7 juin 1944 B 
l'église dc S;urit-Raphaël. De cene uiuon iiaîiront huit erifanls : GaCme, 
Ra, tlClène, Lise, Jem, jacques, Lorraine el Louise, ;unsi que quinze 
pcrirs-enfaits ei uii arrière-petit-fils. 

Le couple s'ùisialle sur une fernie, s i iuk au 2C mg. AprPs y avoir cul- 
tivé la terre ei s'èire occupé d'élevage d'aniinaus, Ernes~ décide de se 
lancer dans la culiiire de fr~ses ei dc framboises. II devient Iiortic~~lteur 
à tenips plein. 

Eriicsi consacre aussi du temps à ses loisirs. Ses passe-temps préfërtis 
soni ta chase, la pêclie et Ic ti~~ppnge diir:iilt I'liiver. En juin 1)'-, 
Yvette et Erntst démknageiii au village. Leur Us J e i n  el son époiise, 
Lornine Gonihier. prenneni II ~lhre sur la ferme familiale. 

Jeiine reimité de 57 ans, Ernesi continue 1 ~mvaiUer dunnt quelqiiec; 
m é e s  sur la terre de son Fils. Son habilelé de contciir es1 reconiilici. 11 

Fait plusieurs présentations dans 
les ni i )sk i  de Quelm el d'(Rlan.ii, 
ainsi que tlans des écoles secon- 
h r e s  et d~ns  ccriains cége~is. 

Yveiie el Ernest profitent d'un 
repos bien mérité, ce qiii n'em- 
pêche pas Ernest, qii;iiid I'occa- 
sion se présenk, il'dler raconrer 
des hisioires et clcs légendes à s 6  
arirninteurs. 



Fernaiid est le fils de Cldophas Frddette el de Délina Roy. II naît le 
9 octobre 1915, Cerie f i d e  compte quinze cdants. .hnene esi la ille 
d ' . ~ l i u r  Rnv el de Mélina Bernard. Elle iiait le 12 niai 1910. Celle 

ImiUe compte douze enkuiis. 

Au prinlenips de 1936, une veillée a lieu chez Cléoplias, réuniss;uii pa- 
rena ei mis.  C'est cc soir-là que le coup de foudre Irappe Fern;md el 
ilnnetie. Après iin an  de fréqiientaiions, ils se diseiir x oui le 
12 niai 1937. Avec 300 8 du go~\~crnerneni et 300 8 appanenani 2 
hnei te  (héritage de son père), ils s'aclièteni une ierre au 3' Rang. 
Deux ans passeni et arrive leur aini : Aeiiré, siiivi, en 1941. de Jrm-Paul 
et, en 1912. de Roland. [a ierre éinrit trop roclieuse, ils la veiideiit ei 
quineiit pour Saint-l'au1 de Monirniii): 

Fernand ei Alnene quiiieiit le rang poiir le \:ill:igc, ei achkteni le iiiag3- 
sin d'Edgar Bolduc. Attiré par les ad i ra ,  ]cm-Paul îevieni  der ses 
pmn ts. 

,\près ses érudcs, Hen~é se niai-ie à 13enhe Beautloin ei ils achPtent un 
p g e  1 Saint-Raphaël. Cls on1 irois Na : Lyida, Josée et Guyanne. De 
son c6té. Jean-l'au1 prend possession de I'cnirepdse familiale e i  se 
marie à hymonde Paré. 8Ue donne naissance 3 Esilier, Pani pour le$ 
États-UR~S, Rolmd épouse 1.ouiseite laflmrne. De celte union naissent 
trois enfails : S t a g  Gar) ei dan. Cisèle épouse F~aiçois Véziiia. De leur 
union nalsseni Isabelle, Manon ei Nancy. Étant allé travailler à la Paie 
Janies, Gilles tnnibe amoureux dc Cinene Labbe. Leur fils se nomnie 
Cliriçtiaii. Depuis, la fmille esr éprouvée par la  perte d'Pires chers : 

A cinq ans, Jean-Paul reçoit une ruade de cheval, morielle selon le 
R?yrnoiide, en 1982, Femand, en 1995, A e m d r c ,  le cade1 tle Lymda 

niédccin. Anneire hi dors une promesse à Sainte-Anne ci le peiit SC 
ainsi que GiUes, en 2000. Aujourd'liui, en 2001, la grande famille de rbiablil. Fernwid tombe mdiide ei ils décident de reiourner à Saiiii- 
Fernanrl ct d'hnene compte quatre erifants. onze pelits-eiilmts et seize &pliael. ils demeiirenr uii ,m chez la mère d'Annene, ensitile ils achE- 
mière-pctib-enfants. 

lent une [erre au 2 e  Kang et déménagent la niaison du voisiii sur leur 
ierrm. Une corvée a lieu ei en peu de iernps, on coiistruir la gnnze.  Les 
aiinÉes pssent et Gisele vielit ail mondc, en 1948, ei Gilles, le petil 
derilier. en 1954. C'est duraiit ces annEes que Fernaiid et rinneiie 

lek3 
entreprennent le conmerce d~ pelits Iruiü. Cela leur donne la piqûre 
da aDàire~ et ils oiiireni un peiii magasiii de mg, h s  le Iic?i-c<ib rlc 
leur maison. Alors qiie les plus vieux soiii partis pour les éludes, 



FIeivé 61 Ic Cils de Fernand Fraderte el d'Annctie Roy. BerOic f i t  12 l a e  d'Erncst Beaudoin et de 
Victoria Beaudene, de Charrienille. Ils se sont counisés qiielques ruinées. et se soni époiis4s le 
31 oc~obre 1959 :I Iqi.$se de Yiiirc?-Vmr du RosUrc de hfontrd. 

Nos jeunes tourtereau revienneiii i Saini-Rapliaël el pchétcnt un gmge situ6 sur la Roule 28 1. Ils 
y denieureni encore. Hervé tr:waillr toujoiirs comme itib~micien. 

De ceiie iinion sont nées  rois Mes. Hervé et Derilie on1 le bonhriir d'etre les grands-pareiirs de dix 
petits-enfants. ]-da et son conjoint, Alhcn Leroiis, Iiabii~ni Lzsselmm (On~ario). Ils snnr les 
parents de trois enfants. josée a épousé Denis Cnurchesne. Us vivenl i Contrecœur ei ont deux 
enfants. Cuvanne et Bernard Marq~iis tlcmeiirenr à Acion Vde ar7ec leurs rluarre eiifimts. Un cin- 
quième enfint s'est ajouié à la ~arn i l~c .  un garqon qu'on préiiomnie CIIUI~.~ .  - 

GU~:UIII? l i 1 1 1 .  r ie J ~ s L ~ ,  

k s  enb111s (Ir i;iir.ii!rir i:lisahrrli, Ilw, 
lw ~ L ~ ~ R I I I Z  Jérernie el Clam 



Jacqiieliiir Roy esi la fiHe de Léonarcl e l  de Blaiitiine Roy de Sajnt-Nérée. 
Elle est liée à Saini-Nérée le 30 iujn 1941. liichard (;apié es1 le fils 
d'Edmond et de Louisia Hradei, de Sini-Urbain dani Charlevoi~. LI csl 
né A Saint-Urbain le 26 déceinlire 1926. t e  couplc Liii connais~i~ice au 
resiaunni Ste:ik Miiiiae, dc Québec, ei i  1959, où ils iravaillenl lous les 
deux. Un an :iprès leur3 premières fréqueniaiions, ils décidcnl de se 

Ides enf i~ l t ç  tlemeureiit ious à Saini-RapliaA Ils y ont Toiid6 leur lamille. 
Viennent aussi s'ajouter neuf peiiis-mimis : Jessie ei Ricolu Labrccque, 
Sébasiien el ifanessa Cagnti', Vice et Pzscal Gagni ,  Daplioée et Jade 
Gagné, ainsi que .loémie G q é .  

marier. le 23 mai 1960. I J L ~ . ~ I I I  , I I , ~ I I ~ , < I I ~ , ~ . I L ~ ~ I I L ~ I I I ~ ~  <.\, ~'II.!;,I.II~, :, ~ ' , U I ~ I L , ~ C  INL~J. hl.utin I;I D$ILICI. 

11s viveni Québec pendant dix ails ils niir quatre men#eilleiia Richard décède le 10 awil 1993. Bieii que nos veux soienl lol lnié~ vers 

miairs : R C ~ ,  "6 4 imiier 1961, Dmid, 116 je l e r  mai 1962, Cllande, I'aveiiir nous garderoiis ioujours cn mémoire le précieu soiivcnir de 
nos mdtrr:.;. 



Israël, fils de Joseph Cagnnii et de Marie Boulin, nait le 14 ocio- 
bre 198 .  Yvonne. Wle d'drtlirir CuillernetLe ei d'olivine TIGbaull. vient 

En 1965, il décide de se consacrer 3 sa ferme avec son épousc, cédani 
ses camjons de ~ U S ~ O I - I  i ses grçoiis. 11 grossit son Lroupeaii de \ri- 
clies I.nitièm et fait cela pendant treize ans. En 1978, il esi Iiospiialis4; 
ce qui I'ohligc à vendre ses vaches et à prendre sa retriiite. Pour passer 
son iernps, il enirq" , ine ses 
clievaus et faii son bois de 
chauffage avec Yvon, sur sa 
terre i bais. 9 Tadoussac. 
C'était lin Iiornme for1 e l  Ira- 
vailleur. 

I I  a toiijours demeuri sur sa 
ierme a7ec son fipouse. 11s oni 
célébré leurs noces de diamanuir 
le 18 juin 1989. Israël est 
décédé le 3 ociobre de la 
même année, à I'Qc de 81 ais. 
Son épouse demeure iouiours 

aii monde le 9 191 1. Ils se inarient à Saint-Kapliaël le 18 juin '1 929. SIN la j eme au 45, mg Sainic- de l'un de K* cdmluns. eii 1940. 
De cette unlon naîiron~ huir enfants : Sinione, Lucille, Tliérese, Cadieniic.. Voici la vie d'un cou- 
Alexandre, Frmçoise, René. Réleanne et K~oii. Par la wiiie, jl ): aura pie uni el courageux de S;unr- 
vingt-trois peiiis-enfants a vingt-el-un arrière-periis-enfmis. Le couple Raphaël 
commence sü vie i deux sur la terre du pilrc d'israël, dans le  rang 
S:iinir-Catheriiie. Les parcnrs dénienagent ail village dans la niaison 
qiiTi!s avaleni ache~r'c aii]iardViilii. 

Sur la terre, il y a rliielques anim~iix : vaclies, cochons, ui:. cheval et 
quelques poiiles. bonne s'occupe du jardin ci de conserres. Isnël, à 
l'automne, bûche son bois de chauffage. AU printemps, il fait les 
semences. t1 accomplii mus les invan qu'exisc la terre. 

En 1333, il achète un camion pour faire Ic transpon de marc:li;indiscs 
pour les niqasins. L'hiver, c'es! avec ses deux cliemur qu'il doit trans- 
porter la marcliaiidises, de la statiun de Saint-Vallier jiisqu'5 Saint- 
Raphaël. En 1939, il acliète de son hmu-plrr iine terre à hiis. Cliver 
suivant, il engqe ddes hommes et il [air ch:intiri; sortant son bois avec 
ses deux chevaux. En 1940, les affaires allani bien, il acliète un 
d e i t ~ i h e  camion. En plus de sa ierre, il devieni cornmerpi  de bois, 
achetani et revendan1 le bois de diffbrentes longueurs. 



la fin tics années 30, Bérangère travaille au presbytère de Saini- 
Raliliaël. Elle est Fcninie de méiiage. Lucien es1 bûcheroii. Par la suiie, 
Bécingèrr enwignc à %in[-Nérée. Après de longiies Fréqueni~tioiis, ils se 
son1 maries le 3 aout 1946. Ils habikni une petite maison du rang Sainte- 
Cidierine. Peu de iernps aprks, Lucien quiiie le foyer pour Ii3s cliaiitiers 
ei Bérdngcire se coiincre a I'enseiyemeni dms une école de mg. 

nprès la ii:ussance de leur preniier enfani. Réjem, B6nngPre vit rejaiii- 
drc son man dais les chailtiers. EUc hit la cuisine pour les bi"iclierons. 
EUe rciricni 2 S~ni-Rapliad pour la nissance de soli sccoiid enfani, 
Yves. Qiirlqilcs mois plus tard, le couplc NI une grande épreuve. Yves, 
dors fige de 2 1 mois. Fait une indigesiioil figue. A celle époque, les 
soiils tle m i é  soiil tlificilemcni accessibla. Bérangère et Lucien reneii- 
nenl du m p  le plus vite possihlc, wdis il est déjh irop tard. YITS est 
décédb data les bras de son papa, sur le clieniiii du retour. Pour la 
L~riiiiie. ce Cu[ une épreuve trk difficiyc 2 vivre et irès lourde à poner. 

M:iil; 1;i vie continue. Un nouveau béhé est lié, Jm-Luc. Re~rée heule a la 
mnisoii poiir élever sa Famille, ci S ~ S  beaucoup d'argeni, Béruqère 
peur cornprer sur l'aide de sa sccur Clara et sur celle dc Mad:iiiie 
i.emrliii, une voisine. Les ndssances SC suivent.. . l a  fami\!c accueille 
Lamine, Jocelym el \'incent. Après. c'est Ic rour des jumelles. Jcame ei 
lriniiine. RPmgtre ei Lucieii son1 fiers dc Iciir progénirure. ~Micliel et 
Rrifiiie snni les dcniiers [lui coniplèient cene farnillc de di\; edmis. 

- 
Hrr.!~twrc, \ji.\ cl I<L.II:,III. 

Phoio prise dm, Ir, c1i:wiirrs. p i i  ab:ini le rlkir d'lVa.  

En 1965, ils achèieni la bâiisse senJ;uit de bureau de posre ei  la démena- 
geni sur l'avenue G q o n  pour en Faire iine résidence. En 1967, Réjean, 
alors âgé dc 2 1 ms, niviii~ dans un accideni d'aulo. 

I,'iin aprh l'autre, les enhnanls quilieni la maison pour f~,iitlcr ë leur 
tour une famille. Les peiits-enlanis agrandisseni le cercle familial. 

hujoiird'liui, oii compte 13 peiiis-enfan& ei une arrière-pciite-fille. 
Bérmgère nous 3 quittés le 13 inars 1195. i l'%e de 77 a n s .  Le 30 iuil- 
let tlc I:i même niinSr, sa fille Lorraine meun d'uii ciuictrr i I'ige de 
42 ans. Aujourd'liiii âgé de 83ms, Locien PSI cn bonne sanré. U i i i  seul 
dans sa maison située siIr I'ncnue Gagnnii. 



Rollmd Gagnon. né le 2 i juin 1925 3 ]a 0 pciite Troisicine * de S;iint- 
RapliaCl, est fils de Louis C a p o n  ei tl',4manda Breion. U est Ic sisiCrne 
enlani de la famille qui compte sepi garçons ei deus tîllcs. Cri maison de 
son entuice appariient à son grand-père Joxpl i  Gügnon, culrivaeur, qui 

la leguera à huis, qui culrivera la terre 3 son tour et y élèven ses neuf 
enfants aTec sa lendre épouse tinrmuida. une certaine époque, il y avaii 
sepi chars 5 la porte de Louis Cagnon. Éraii-il devenu garagisie? 
Niillemeni.. . Ses sept garçons, encore célibaiajres, mient  chacun le 
leur; ei R o h d  se senail du sien poiir de r ,  pm7-il, voir madenioiselle 
Aline. CeUe-ci est née le 9 üoùi 1930 dans 1;i Cale du Mouliii, à ,%nt- 
Raphaël. ELle est la fiUe de Joseph Lemelin el dc L4déa Arbnucg, el !ri 
petite dernière de la Farde qui conipie quaire garçons ei irois 6lles. 
ïi.b jeune (à 4 ans), elle A perdu sa mbre d'une grave inaladic. Des 
çuiies de ce remble événement, son père f i t  retourne au bois, car il 
éiaii dnvcur, I I  la c o d e  dors i Ida Bolduc, qui a ;issunlP soli éducn- 
lion. Ne en a pris soin comme une nièce. 

.dine et nolantl se fréqiienient pcndant rrois ans, :lu gi% de pliisieurs 
balades en Hwley Diridson 1945, la fierté de jeunesse (le RoUand. Ils 
unissenr leur deslinée dans I'Cglise de Saini-Raphaël, le 29 juillet 1049. 
De cette union sont nés sept eiiliuiis, onzc petits-enfziirs ei quaire 
aifière-pelils-enI.mts. 

Les voici : 

iMicheline (Marcel Pigeon). Ils ont lrois enfmrs : Josée, 
.Annie, h'elson, er irois pelits-enfants. 

Germain (Carmen Lacroix). Us on1 deus enfants, ?IviIbI 
et Cüroline. 

Nicole (Cordan kIclhrington). 11s ont deux enlants, Dan, 
Cari, el uii peiji-fils. 

Cliantal. (Denis Dubreuii). Ils ont deux enfants, Héjean 
et Karine. 

Daniel. 

Paul. 

Liicie (Jemi Morin). Ils on1 det~x enfanis, Maxime et 
Alemidre. 



Rolland G a p o n  et d i n e  lemelin (sulte) 

Rolland, g m d  ;iiiiaieur de la nxmre, défriclie avec son frère ~Uphonsc Cœur cliariiable, accucillaiiie ei tm.aillanie, ces niois son1 -onpies 
un coin pittorêsque [le notre belle paroisse. la plage Gagnon fi, avec d'Aine. En 1999, elle et son époi~u cél$breiii, a r e c  leurs [a~niiles et Ics 
leurs déroiiPes épouse.5 .ane ci Cisèle. Ils gèrcni le si@ pentlant prés de amis, leiir cinquaiiiilmt. anni\.ersaire de mariage, de sücrificcs ci de 
vingt ans. Conime Irar:~il diirait l'il(, Rollmd opkre sa pépitie pour la joies. .Aujourd'liui, ils Iiabiieni touioufi la maison d'eiihice d'r\line, siir 
rnuicipdité  et pour les ~ I J l t i ~ d l e ~ 1 ~ .  Cliii Pi; il coiiduii la nive le us^ pour la rue Piiiicipale. 
Alben Boiitin. - 

bile rAwr.tr l ' l i i .  L i J i i i i i i r  cil i iillti.ii1 !~i~i,tr i i . i  i,.ii('iiiii. 

Pieu sait qii'il l'a trdvaillé. la terre! Pcnkuii ces années, rlline es1 ails 
cliaudroiis ei iieiii un csse-croûte pour les campeurs. On peiii alon 
accueiUir prSs dc soimie-quinze cmnpeiirs. Si un jour, vous êies jii\iiés 
a sa table, \.eus enieiidrez ~:1,!a?iger, Jnangez. ?'8?7 rt.ste Pi? rnnssP! 

UWanl . l'lui. ~Jhmla!. BiiUmi1. Allrre, MI( litclin:. i i , i i i i c t  Ui inere .\iwlc, Germ.iiii i.: I.ucic 



Bruno, fils de Georges-llenri Garant ei d'Elrnire Fleiiry, naît le 
27 janvier 1346. Diane, fillr !le Paul Ttiib:iiilt et de Jeanneiie Bemvd, 
na3 le 10 juin 1946. Ils sont ioi~s dein natifs (le Saint-Raphaël et ils ont 
uni leur destinte en I'lgüse de c ~ t t c  paroisse, lors d'une cérémonie 
cél6brée Ie 10 juillet 1971. Depuii 1973, le couple Iiabite la maison 
ancesrmie, sitiiéc nie Cote du Moulin. 

, \  > , d 
'(3 .\lmaq(. tlc Bnino ei de Vianc. ( 1 1  111-1 C) 
'.iS'1",>- 4 , a P  

Diane ci I r r  iiiiii if41i1\ i l~ . i i i  .i.,.,i .tii,i 1ri;rh liii \Iii!!t,: v i  Dmb 

Bruno es1 technicien <lipldmé en inenuiseric de I'lnstimt de teclinologie 
de Lliizon (1966) ti rra~xille pendant irois ans dan5 ce doniaine a ~ t n l  
d'accepter un posie d'enseignant en nienuiserie i l'école s~condaire Les 
Eichemins. de Cham? I I  occulic ce poste d u m i  21 ans. tout en pour- 
suivani des érurles i 19Univcrsiié Laval dans le but d'obtenir son ceniGcat 
en eiiseignemcnt. Depuis 1990, Bruno cnspigne I'inilialion 2 la iccli- 
nologic (31' secniidajre). doni les sept demiPres années i l'école secon- 
daire CHorizon, qiiuée à Saint-Jm-lhrysosiome. 

Bnino s'impliqur grandemeni, durant lm années 70 ei 80, en t;uit que 
joueur et dirigeani de &firentes éqiiipes de balle molle et dc Iiockey 
(ligues paroissides et inter-paroissides). Pendant neuf ms, il est égaie- 
men1 inenilire du conscil d'adminis!ration de la Caisse populaire de 
Saint-Rapliatl. 

Djme est diplômée en cnseigneineni de l'école normale de L.él7is En 
1965-1966, elle a enseigne m nivenu secondaire à Sainte-Claire. Depuis 
septembre 1966, justlu'au niomenl de prendre sa retr;iiie en juin 1997, 
Diaiie a eiiwign6 au primairc à Saint-Raphaël. 

Driino er Diane sont Ics heureux parents de deux 81s dont ils sont rrh 
Gers : hii!, né lt 29 juillet 1374, et ~Micbel, né le 10 j;ui\.ier 1977. Dany 
es1 tiiulaire d'une ni&rise en biologie de I'l'niversiié hvai ei il poiirsuir 
ses étiidc?; ;Sin d'obtenir un dociorai dans le même domaine. II a ig, 
pcnilaiir quelqrics a n n h ,  prbsidiiii~ de la hlalson des jtwnes de Sainl- 
RapliaFl. Michel est I'iin des rares jcuiics joueurs dc Saint-Raphaël à 
avoir pmir:ilit: au fiitiiciix Tournoi intcrnalional de Iic~key Pee Wec du 
Colikv de Qiiébec, eii 1991. 11 est diplôiné en T..E.E.B. et en infnrnia- 
Liqw U ;t i n id l é  pendant pr2s (le trois ws au CER de Saint-Rripliaël 
ri il est, depuis quelques mois, 1 l'emploi d'une eiiireprise en infornia- 
ticlue de la région. 

.4près plus de ireiite mnées de vie acti i~c pasées rl:tiis I'eiiseignemrni, 
Bruno et Diane envisageiit uiie reirllite bien niéritée et coniblfc par 
tolites sortes d'aciiviib (spon, béntvolal, \Joyages, etc.). 

Notre faniille i i t i i i i  ;i souliaiter a tous et i toutes u n  ires joyeux 
I jOe wnn-c'rsairri. 



,.. , . > 1s: 
9 Ion de Is ~Flcbri i ion rlr lciir rn:urJ$c-&clf/ 

d f 3 - k -  

Emile !;amt,  né le 9 septernljre 1321, es1 le GIS d'.4rthur Garani et de 
Lédea Parker. JI es1 de descendance irlandnise par sa mère. 11 a épousé 
Jenniiinc Marquis, fille d'Edgar Marqtiis et d'Éva Lacrois, de Ca 
Duraotavc. Leun enfants sont Roch ( i l  a iin fils, Pfitrick), Guylaiie (elle 
a une Glle. .4iidrey) el Mario. 

Rock et çon hi\.  l'.i!rir:k 

ta Licri>i\, merc  di. Jmruiine Edyar M,in[iii%. 1ii.i P de Jc ru in in~  



'Y ! Ceorvcms-Henri. Gls de Tliéoohile ----- --- - - - 
5) carint  ci dgtl;,mina ~ a f l a A m c ,  1 - 

I 1 ,p nA le 13 mai 1916. Elmire, Ille , 
5 de Louis Fleui, et de Rosc-,inna 

%lais, vienl au monde le 
10 nosenitire 1918, à Saini- . . 
hphaël. b. 

Tous deux se marieni en 
I'kglise de Saint-Rapliaël, le 
30 août  1341, De ceiie union . ---J@mRm' .-- 

nailronl s ~ p ~  en[~n[s et quatre knWo~~ d t - G t o y c \ ~ l k r ~ r  CI (1'1 I5i1rt ~ l21 iq  Ir r.!:li \.<u~I:;.<-~~li~~r~r~t~ 

petiis-enfants. 

Pentlani les quairc prenuères années de vie conjugale, le couple denieure avec les 
ya-enh d'Elmire dans la maison siiiiée rue Côic du Moulin. Trois erilanls i7erroni le 
jour à cet endroit : Mui-ieUe (décédée 1 I'a4e de 6 mois), Mzrie-AndrCe (maiCe h 
Clément lücliwd) ei Georgene iniariCe i U tI.!jar~uri Mdhster). Durant celle période, 
Georges ti;ii:iillc: au moulin h scie de la Cô~e du  moulin, dnnl son beau-père, hu is  
Flcuv, est propriét3i~. îl faii panic des niembres fondateurs dc la Cdsse populaire 
de Saint-R:il)liai:I et occupe un posre au conseil municipal du iiiiage dzi r~nl  quelqiies 
années. 

En 194 j, Georges et Elniire achi:tent iine iil:lison située nie Lamontagne el ils y 
demeiixenr pendmr près d'unt quinzaine d'années. Ln quarre aurres enliuits, Bruno 
(marié à Diane Tliibaiilt), Francine (mariée à René Buinet), iMariin (marié à 
Rayrnonde Ringuei) et Ihnicllc (conjoint de Rapdd Tardif) vverronl le joui: Georges 
est souvent absen~, car il doit quitter le Eoycr pour aller i r d v d e r  comme buclieron 
dans di£fééreiiis chantiers de la prolincc. Elmire, de son côté, consac.1.c SOII temps et 
s a  énerpes saiisbre les Liaoins de ses etdanfi. 

Au cours (le l'année 1960, le couple rhlist. un rêve en acquéraot une petite renne 
situ& le r u g  S*inie-Catlicriiie. G e o ~ ~ c s  s'adonne, avec l'aide de ses enfants, aux 
ira\aiix de la ferme tout en occupanr différent.. emplois (tmvaiUeur d'usine, acéricul- 
teur, bûcheron el eniployé du miniçi2rc des Trmsports) jusqu'au monient de prendre 
sa relmile. ELmire, pour sa part, coiitiriue dc (lémontrer à ious ses taienis en coiinire. 
tricot et ciilsine. 

C'est dans celte maison familiale que les 
épolia on1 eécu ensemble jusqii ' i  loui 
récemment. y recewnl aJ1ec plaisir la \isi& 
de leurs enfants ainsi qiie de laur quaire 
peiiis-enfants, Yinceiii (Frrtncine), 
Frédéric (Martin), Dai? et hiiclicl (Biuno) . 

Mallicureiisenienr, tieoi-ys-Henri décède le 
28 décembre 1997. Pour sa pari, Elmire 
dcnieure dans une maison d'accueil pour 
persnruies igées dtpuis peu de lemps. 



En 191 1 ,  la fmille d'éiieniie déménage i Robewonville où elle achète 
iine épicerie. Plus iard. 11s iront vivre à Québec. Qiiaire auires enIanis 

E l h  est 116 cn 3851 à Saini-Gen~s. II a in\~aiU@ d3ns l'Ouest caiiadien i~iiroiit. Éticiirie a cundiiii les iram\!7a):s el les auiobus durant 31 ans. ;i 
pour unc conipqnie (le cliernin de fw. II im jusqu'à Vmcouver en 1881 sa reii-aite, il rnieiit iiire i Saint-Rapliaël. 11 décède eii 19& C, !I';igc de 
et à New-A!esiminster (Colornhie Britannique). Il époiise Mary-.ijinès 

77 ails. 
Daniels. née en Angleicrre en 1865. Ils donnenr naissance à irois 
eniaiits : Élicinne, Florence el Ernest. Agnès décEde en 18:)- et Elzéac 
nous piiire cn 1936, h l'âge de 55 u s .  Elzéar, surnonunc' le riche. ai le preniiei posséder une auiornobile à 

Saini-Raphaël. On iiicoiiic que lorsque les gens Ic ~oyxitni n n i r  au loiii, 

,&-?s- '-ce3?7\ c LS 
les plixcs de l'auto duniés, ils cropieni que ie feu s'dpprochrul! S'il 
croisai dcs chem~~x, on devaii leur meai.e une poche sur la Qie, car ils 
aviueni peur ei prenaient le )non- am dentr à la vue de I'aiitoniobile! 

\ e s 2  

À l'ige de sept ans, Éùcnne, nC en 1883, iienr vivre avec la famile de 
son pèrc à Saiiit-Raphaël. II v puse sa jeunesse. Eii 1905, Étienne 
Fpouse hs Lémurneau, de Saini-Frünçois de Monrmagii. Son père lui 
offre, eii cadeaii de noces, un moiilin q i i ' r i i i  iitimnie aujourd'liui Ic 
moiilin Bernard. Cette construciion apparienaii f son oiicle Cyrille 
Sirnard. ~aul -Éi i i i l e  est né cn 1906, Blariciir:, en 1907 et Jeaiine, 
en 1908. 



l'armée ;irnéricaine. lors de 1ü Deuxième guerre mondiale, du 
28 janncr 1943 au iti  décembre 1945. 

,4rnanda décède en 1971. Ne est inhumée h s  le cimetière p;iroissial 
de Saini-Rapliaël avec son époux et trois de leurs garçons : tmile, Edgar 
et Henri. 

Deux de leurs Fils, René et Lionel, derneiireni encore aux ~LIIS-U~~S. 

Abr:lham Godliout et Amanda Brocbu se ninrient à Siiiot-Raphaël le 
I O  septembre 1907. Ils on1 Iiuit enlmls : Ncide, Dianq Émile, Edpr, 
Rene, Henri, Ddniel ei Lionel. 

Après la mon de son époux. sumcnue en 1937, handa  vn travailler 
dans une usine, h Winsted au Connecticut, pour quelqiies ;innées. Alcide 
et Diana \ivent aus ha&-unis depuis 1920. kmile, Edgar, René el Henri 
y vivent aussi depuis les aiinCes 1930. Quant 4 Daniel, il sert dms 



Adélard Godboui, Fils d4ALii-aliam Godhiiiit ci de Marie hbrecque. esi lié 
le 30 juillel 1900. ïout jeune, sur les baiics d'école, il bii la connus 
sance dr Marici-Lo~ijse Fmdeiie. née Ir 30 noveiiibre 1900, ei fillc de 
VilErid Frathte et d'.hgélina Roy. 

:\déluird ci hlarie-Louise sc 1n;irient le 13 j~ullei 1320. Ils tloniieiil nais- 
sance Iiuii eiiiants: Lucien, Fernand, Yvoiine, Jeanncue, Rollande, 
Comie, Jmn-Guy ei GisCle. Ils ont, à ce jour, treille-cinq petiis-enfants, 
soivi~c-liuii airière-petirs-eidmts ci onze &i.re-a~$rc-pei i~enf~u~~$.  

&lélard éhii commerpni d'aniiiiaiix ci de Iég\inics. Marie-Loilise Eaisaii 
le cornnierce de petiis Iruiis Elle esi a l'origine du  coriimrrce de 
bleuets, q u i  appariieilr 2 snii fils Fernand ei à son petii-fils Picrrc 
Godboui. 

IJuatrc. $;~~t~ ,monr i s  , ; . I I ~ I I I L ,  L L I ~ : [ I ~ I ~  i&\kx :# .411~:1\11i,i !:dlv, 

hkl~t:-bii~>c rl>ir!illI~ el 

Ils Iiabiteiit durnnt sohanie-y4iiz.e ms au 90, 
jusgu'au décPs d'Adébrd, le 16 juiil 1995. 

j7 
Filarie-Louise a fêlé son lOOt aiiniuersaire de naissance. Elle raside 
mxinienmi au Foyer de Sani-Rapliaël. Eue praiiyiie eiicore la pêche, 
soli sport favori. et c ' s i  toujoun avec plaisir qu'elle d+ustr ses prisL5 
au retoiir. En juin. elle prend uiie scmaiiic de vacances a Ciié Joie, i 
Beaiipori. U e  aiine btgucaup recevoir de Iti \$die, des cadeaus et, pour 
cc qui BI des sorties, elle est comnie leci scouts: - ioujoiirs pr&le! D 
hlwie-Louise possède la siinpljciié d'lin eiitant C ' a i  probablemeni Ic 
secret de sa longkiié. 



i]oi csi natif de i\Toire-Darlic-du-Rosajre, fils d'Eriiest Codboiii et Trois beaux enrants naisseril d e  Cette union : Cllanial, l iée le 
d'Aurore Bolduc. U est le diaème et dernier poupon, un peu gCné m i s  18 aoilt 1971; Josée, née le 7 déccmlire 1974:  Prançois, né le 
bien enjoué. 5 aoic 1978. 

Éloi i ravde  c o r n e  bouclicr avec Ilenri-I.ciiiis, de 1963 a 1980. el avec '--e~ 
ln Ferdinand Roy, de 1980 a 1991 Depuis, d est uii ird\~ailieux foresiier 

A 18 ais (1963), i l  vieni denieurer chez son frère Henri-Loiiis er sa 
bclie-seur Claîisw, pour y apprendre le métier de boucher, suivani en 
cela le sage conseil de sa iiière : Tii I I P  nini7rji1eras jjomni\ cibrt- 
r l~ lge .  gem nt{! loirjcirr~s besoiil de rna)iqar ". 

[.es fins de seinaine. Éloi se reiid alors ;lux soirées de La Sapiiiiére 
d'Armagh, et c'est ainsi qu'il rencontre celte ch;irmmie liersonlie qil'esi 
Loiiisc. Yalive tl'..\niiqh, Louise es1 la iroisième fi.Ue de Cajetan Lacroix 

">"" ei de Rosalia l l r~i  Les iréqueniaiions se dlrouleni à hrnagh ou i 
Goundle. car Louise y enseigne et c'es1 ainsi cilie leur amour grniidli. 

Leiir mari3;e csi célibré le 8 mai 197 1 cn l'église d'miagh. Ils résideni 
d'abord au 46, rue Pelcliat, 1 Siiiii-Raphaël, puis, eii 1976. ils changeni 
de domicile pour s'établir au 10, nie Alberl, touiours i Sairii-llapliaël, 
où i l s  haliilenr iuiijoun. 

.\II cnurs rle ioules ces mnées, louise :I su cumuler le double emploi de 
mtre ct d'cnseignaiiie. Elle enseigne ioujours, en aaendaiit de pouvoir 
prendre une retraiie bien inériiée. 

Bioi et Louise sont Gers d'erre ~t ~ a ~ I i a - B i n i  1.. 



11s oni uni leur destinée le 7 juin 1947. 

Ilomme CI ieni.me de labeiir, i l s  d v a t  siir uoe fei-ine du 21' Rang avant 
de plonger pleineiiient dans le commerce : peiiis fruiis, mimaus ci bois. 
Mainlenail reiraités, i.ls denieureiit au MUage de Sani-Hapliael. 

Riclidrd, hitilrc Riginair! >oiit i la gaudie de icun paretlis, I:entand rai Dc.iinic A i~ 
droite de ces deniicrï. oii voit RCTFP. h 1 : l t ~ ~ I  G~ljes: et ~ ~ I I E I I ~ I ,  

&trice i\uM est née le 13 juillet 1928 9 Saini-Néric. C es1 la fille dc De celle union sont nks Iiiiii garyonç : 
feu Gcorgcs Aubé ci d'lmelda 1,n~erdière. 

Rédnaid 2 avril 1949 Cheiiiiiiril 
Feriianil Codboul est né le 23 juin 1923 à S;iint-hpliaël. II si le Cils de 
[ru Adélnrd Godhoiit CI de Marie-Louise Fradefie. hlicliel 8 aoUt 1950 Eiibeignanl 

Gilles 28 ni;ii 1952 Commerçani 

Jacques 

blarcel 

Aiidrd 

Pierre 

Ibchard 

19 inais 1954 DEcédé Ic ICI no!. 1 

4 février 1956 Bduaieiir agréé 

8 mis 1957 Gfrmt dcs pikccs 

17 juiUci 1962 Enirepreneur 

9 août 1970 Conimcrçaiit 



"-G+y,p En 1981, nous ueiidons le commerce du 69, rue Principale, et ficlieinns 
urie maison au 22, avenue Morency. Henri-Louis, trop jeune polir la 
reiraiie, travaiile comme boiicher dans différents conimerces de la 
région. Pendani cc temps. je siiis un cours en assunnce- vie cr je suis 
rcpréseni:mre en produits financiers pour Desjardins-hurentienne peii- 
dani dix ms. 

b ih 
L t  iit:ir>m+ tl ' l l~nri-IIJLII~ I,! [Ir t lkinsc,  ru 1956. .,\ 

.b , Depuis quelques années, nous Minons iine reirai(e appréciée. À ious les 
U'" J <-- - gens de Sahi-Raphaël, noiis souIi3jtuns un Iieurea\ eei inoublialile 150" 

Merci de nous avoir accueiUjs prni jes vôtres. 

Nous so[ii~iics ious les dew naiifs de Koire-Dmc-dii-Ros~re, et mariés 
en ceiie &lise le 15 seprernbre 19 j6. 

Henri-Loiiis iramiUe comme ouvrier foreslier, ec moi, j'eiiseigne pcn- 
h i  deux ,as. Ilenri-Louis décide d'apprendre le métier de bouclier. En 
janvier 1961, il s'iiiscrit donc à l'Institut national d a  coupa de )dande 
de Monrrhl ei sui1 un cours accClbi% de trois inois. En niai dc la même 
iuinée, p:ir un conco~rsde  circonsmces, nous aclietons la bouchene 
de Rom# Giiillenieiie, située au 69, nie Principale, a Saini-Rapliaël. 

Le 3 juin 1961, sous la pluie, c'es1 le démenagerneni i Pini-Kaphaël. À 
ce moment, nous alrnris deux filies : Ginene ei Fabienne. Deux auti-a 
enfimis se s i 1 1 1  par la suite ajouiés h n o m  fmiUe : Jm-Luc el Julic. 
Yous sornnies mainienant les Iieureux grands-parents de six petirs- 



Maurice Gonthjer est ne le 1 1 juin 1931 il Saini-&pliai21 ei Tliérbe Roy 
esi liée le 6 nd 1936. fls sé marieni le 6 iuiUel 195;. Ils achètent une . - 
ferme nu 2e Rang, a Saint-Kaphacl. 

De cene union iiaincnt quatre enfants : kidré, Sylvie, Nanq et JoYe. La 
famille s'ak~~ndit p x  la suite avec la naissance de o m  petiis-enfam. 

Maurice et Thérèsc irairillenl sur la ferme, achèieiii de nouvelles terres 
des voisins et mririieni un troupelu de vac1ic-j I:iitikres. 

.$rés 38 mins de 1mv;iil sur b Eerme, i l s  la cédeni à leur 6is hdré. Ce 
dernier quine alors un eiiiploi h la compagnie Garant inc. de Saint- 
François. 

Andrd pounuii la nioderniié. Beaiicoup d'arn4lioratioiis suni aplionées, 
entri? autres h I'cinblière. 11 consiniil une remise et rénove SI demeure. 
Aridd est pEre de deux garçons : Jimni!' el Cédric. 

l'érable ei la ~ I I . ~ I H I ~ ~ .  autrefois I.etalile ci la maison, aulorirul'iiui 



Welhe, Gls de Prudeiit Gonihier et de Julie Rhillard, n d  iît Saint-Raphücl 
le 21 man  189 j 11 épouse., en lirernikrfs noces, le 8 janvier 1917, 
Elmire Vermeiie, nec le 30 décembre 1895 er fille tle iVod Vermcne pr de 
hlarie Blouin. Wellic et Elmire s'installenr sur la fernie ancestrale des 
Coiitliier (Wellic trst le quairieme du nom) avec les piirenis (le Weill@. I l s  
oiit ensemble cinq en fan& : Gémd, Julie-Anna, Paul, Grmrna ei Joseph. 
kldheureiisenient, Elmirc decède Ic 1.1 mars 1926, drs siiiter: de son 
dernier accouchement (uii. enlant prbmahire, mort-né). 

Pitellie se remarie le 4 ianvier 1927 avec Ahce ~\sselin, née Ir 13 seplem- 
lire 1900 à Saint-Gewais, et GUe de Alarc tbseiiii el d'Odile Goupil Ida 
famille de Wellie et hljce, qui compte déjà cinq jtsirics eiif:ints, ne tarde 
pas s'agrandir consjdkrablernent. Ils auroni cnsenible on7e e h t s  : 
Rita, Edmond (Cliarles), Matleleine, Rci16, Dominique, Philippe, 
Corinne: h i l e ,  Gilles, tiiciile ei Claude (décidé à l'âse de 6 mois). 

122 
Mêmr s i  Wellje s e  voii grandement dimiilue dans ses capacités 
ph!siqucs (il esi aiteint d ' ~ h r i i e  sévEre vers l'tge de 40 ms), la I * d e  
Gontliirr vit des Fniits de lii [erre. W'ellie s';donne aussi, pend:mi 15 à 
20 ans, à un élwge peu courar;! h s  la région, soi1 celiii des renards 
doiit i l  vend la fourrure. MalgrE les pièh'es r6siilt;its obienus la prernikm 
annCe où Wcllie ~cqiiicri son preniier couple de renards (aucuii petit ne 
vient au nionde), il contiiiue. h force d'observation et dc patience, 11 
apprend à connaîire ces petites !)$tes fort capricieiises hnt dans les 
soins A leur apporier que dnris leur comportement. Au bout de quelques 
aniiées, il sri r.orisriiiie ilil clieptel important d'une q~iararitaine de rn2ri.s 
ci de six ou sept màîes. En~iron 150 petiis iiaisseni ainsi chaque prin- 

Dek-mt . G é w  GiUs. Gemma. Wellie, Liicille, .Ahce, émilc, Paiil ei Julie-.km.) 
2 I X I & ~ .  Edmond. Vndeleinc, I)orniniqite er Philippe 

j. mgk : Retii! (b r inn i . ,  Rit1 er Jns t~ t l .  

temps. ri I'xutornne, c'est Wellie qui s'occiipe de I'abamge. du p i u -  
i~icrge ei de la préparation pt du séchage des pmux qu'oii va vendre aux 
juiTs, à Qiiébec. 

!&ce, de soii côié, duii s'occuper de la niaisonnEe qui profile de ses ia- 
lcnts de cuisini$re, de couiuriére, de jardinière, d'infirmihre, . . 

Eii 1956, Wellie ei Alice démknageiii au village, snr la rue 
Desii~oism~sons oii i lr  profiteni d'une reimik bien mérilée, entoiirés de 
leurs eiifanis el nom hreiix peiits-ciifiui~s. En 1972, ils dém6nageni au 
Foyer de Sain!-Raphaël, qui sc i r  leur dernière denieurc ici-b~q. \lrellie 
déckde le 9 mai 1977 el AJice, Ic 1.3 n i m  1983. 

La descendance de WeUje, d'Elrnire ci d'ALice se chiffrc aiijourd'liui 3 un 
~ ~ t r i i  plus de 200 personlies, doni pliisiriirs hlhitent ioiiioiirs à Salit- 
Itapliaël. C'esi assurémeni un appun non ii6gllgable i la communauté! 



Horimage à nos parents, 

J.-P. Cosselln ( 1894- 1966) et Thérèse Couëi (1894-1959). 

En 1926, nos parents rapatrieoi, des Éuts-unis à Saiiit-Rapliaël, leur 
petitc Famille ei achkieni l a  boulangerie Leclerc. Parii compagnon- 
boulanger quelques annkes aupuavani, n o i r  pPre y revient boul:mger- 
pâlisier et y exploire soi1 commerce pendant plzis d'un qum de siécle. 

Secondé par son Cpouse, ils y éIèueiii leur fnmille : Jmr-Yses, Marc- 
h d r é  (1027-29), Raymoiid ( 1929- 1998), smur Jocelyci ei MiclieiIe. 
Eii 19 jZ, faute de relkvc. ils veiideiii leur coniinerce inoiisieur Alliefi 
Paré, ancien appreiiti de notre 1ii .r~.  Ils aclièient de ileuve Phileas 
Gosselin sa petite i~iaison, située jus& cn hce de la boulaiparie, ~r s'y 
relirenl cil pajs. 

Durani ses qiimiiie ünnées vécues 3 Çini-RapliaCI, la famille Gosseljil a 
lait sa niürque. iion seulemeni dans l'alimentation, mais aussi dans 

d'auircs dom~nes.  Ils se soiil impliqués au niveau religieux dans Ics 
chm~s sacrés, incluant la cliorale ei les messes sur sernliip. Ics criivres 
paroissiales, lc sport (basebdl) ei les ~ c i i $ ~ r ' :  (7ir.s - /wnrrs .. fort popu- 
laires. 

Suivimis de ce couple, qui n'a rien ménagé poiir nous prcparer à uiie 
vie bcüucouy pliis bcile qiie la leur. iiiie l i e  bx5ée sur le sci-i tcc, I'linii- 
nciir et la bonne enienie, iious sornriies ires bers de profier dc cent 
magnifique occasion du l5Oc pour leur rendre un  vibrani Iiommag~ 
d'moiir el rlc reconnaissance. Des niillions de inercis cliers pluenls! 

dccorCr pour la procwsion 



C'esi au village dr! Saint-Rapliaël que Marie Lemieus donric ri;iiss;ince A 
Joseph, le 29 jiiillet 1912. Il travUUe avec son père, louis Goupil, 
jusqii'i soli rnntiage à I'âgc (le 26 mu. Tout eii é m t  peiriirr-. sciri pére 
ml~loiie des tcrres à bois 1 Tadoussac, dans le mg du 61% ei dans le 
5' Rang. Marie-Anna. n6e le I O  janvier 1916, est la fille de joseph 
Bouffml ei d'Oc~'~vic Langlois. Joseph ei M:wie-Anna uriisent leur da- 
rinie le 29 octobre 1938 ei s'insiallenl dans iine periie maison du rmg 
\'id?-Poche, ou ]osepli opkre uii uiouljn 1 scie jusqu'en 1950. 

Jos~ph  et Marie-hnna doment naissance i quatre enfants : Paul-.André, 
I.isc, René et Diane. En 1950, la fanulle déménage au villsge et s'iiisdle 
sur la rue Neuve, aujourd'hui appelée riie Yelchai. Josepli deiic~iii 
niculteur. puis maraîcher, ioui eii allant tlépmner dc tenipb aurrc [les 
scieurs de la région. 

Depuis le déck de Joscpli, en 19û8, brie-Anna coniinue de cultiver les 
légumes avec l'aide de Diane, sa fille c:iùcttc. Cette dernière a épciiisé 
Char1i.s hbrecque et ils se sont établis sur une pariie du bieii paternel. 
S!dvxiii est leur fils unique. 

Paul-André a épousLr LUieite Paré ct ces dcmiei-Y résident iIu village de 
Saint-Rqpliaël. JI a occiipé la postes de coiiiinis et de gérant des pièces 
iiisqii'i s2 retraite, il y a deux ans. Qiiant h I.ise, elle est prof~sseure à 
Québec. Elle a iini sa deslinGe à ceUe de Rr,grr Dmj;wdins. Dr trile 
irniori sont nés qiiatre enfanls : Marc, Line, h n i e  el hic. Enfui, René a 

éliousé Lucie kwni et il exerce la profession de naiaire à Sahirit-Gervais. 
Lie cc mariage, irois edmw ont i ' ~  le jour : André, TsabcUe et hlhcrine. 
René occupe ses loisirs à esploicer des terres pour In production de 
bois de sciage ou Iiour l'acériculmre de consolider ses optrations 
foresG$res, i l  a acquis certaines terres ayant appartenu 3 son ?rand- 
père, Louis Coupil. Aujourd'liui, avec l'dde de son fils And&. ri3idan~ 
de Saint-Raphaël, il exploite une 4ralitière inrliistrielle donr les insinlla- 
iions principalfi sont près de la Wiière-du-Siid. 



Noel esi 116 le 14 ianvier 1929 à Saint-Elzéar de Beauce. fl est le 6Js de Bellecllasse, LI co,iiti1iit une panie des réçe;lu d'aqiieduc c:r d'egoui de 
TEodule Grenier el de Marie Bretoii. Son père est forgron el corn- bd inunicipJilé. 11 halit fiussi un édi6ce pour loger la nmqcc Küconale, 
nicrçant dc clior:iux. La famitic Grenier compte cinq filles el ()uairt qii'd p rais for nie p;ir la suire pour loger les bure;iu?: de ]a clinique i!iédi- 
garçons. h'od ~0mplèie Un cours ~0mmercid ?U collège de Sinte-  cale et la pharmacie. Lnureiie l'a loujoiirs secondé d;ms ses diverses 
Alai-ie, en 1345. [) inv:ul!e comme vendeur ei comme inspecieur de cnrrepiises, 
rouies pour J . A .  i1aclion, de Sunie-Fvlarie de Bmuce. 

Le 15 seplenibre 1955, il époiisc Laurene, iiUe d'iUliert Bolduc el de 
Fernuide Paré. Ils sont les parenis de irois enfants. Lpe, estliélicienne, 
réside 3 Cliarlcsboug. Daniel esi prolesseiir en médecine deniaire ci 
clierclirur en microbiologie P I'Univerisiié hvd. II rhide à ,Sainte-Fo!: 
Ricliard est en charge de l a  niainienance dans une enireprise, et il 
Iiabire Saint-Jean-Chr\.soslo~ne. La famiUr coinpie aussi cinq peiils- 
enlanis, filissa PI Ludovic Landiy aexuidre et Fmcis Grenier; Rosalie 
Crenjer. 

En 1955, Laureiie ei Noël acheleni I'fpicerie d u  Coin, de Noël 
Lalirecqiie. Piiis, Noël Fonde une eiiireprise, en 3969 : Les Tuyaux 

Aprh la vente iles Tu)lau, de Rellccliasse, Noël arnbnajic ces tci,i.;iitis en 
zone residenrielle, nommée Place Grcniei: U iiistallc toutes les infra- 
structures sur les 24 terrains, doiii quinze soni déjà vendus. En 1987, 
Noël sc consimii uiie résidence j. I'esi du nllage, siir la Rouie 281. 
Aujoiird'hui 2 Ja relraiie, il consacre pliisieurs heures au béiiévolat. I I  
s'est impliqué h i s  plusieiirj organismes de la paroisse JI fi été meni- 
bre tondaieur du  Club Oplinlisle, mcmbrc loiidateur du Club de 
~Motoncige, Mce-présideni du Cliib du Lac-aux-Culards. II es( Grand 
Chevalier depuis Iiuii ans. Dans $6 momenls de loisir, il aime beaiicoup 
bricoler ei visirer SE anis de la Bnuce. 
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kinilien (;iiillr.irierte esi né en 1915. 11 est l e  Gls de Raphaël Guiilemene 
ei d'Emma ,irboiir de Sini-hphaël.  

1.ï.: p;ircncs dr cicilc. .\lic.e Roy r: Jo~c'pli ThC.ber.;e 

Rée a Jean-Paul Ho!! I l s  driiiciirent i Sit-Lio 
tinnje er jean. 

Cécile Thelitaiy volt le 
jour en juin 1928. i l l e  
est la f i l le  de Joseph 
Tliéberge et d'Alite 
Roy, IOUS deiix de 
Saini-RapliüFI. 

tcur niariage :t l ieu  
le SI sepienibrc. 1946. 
De cette union nais- 
sent trois e i i fm is  : 
Monique, liée le 
26 septembre 1947, a 
épousf bon Morency. 
Le couple réside h 
Saint-Davitl el  ils on1 
Irais gnçons : S!i\;iiii, 

Yvcs et Frédéric. 

Doriç, liée le 23 sep- 
ienibre 1948, est ma- 

ei i ls  ont deux enfmls : 

D ~ \ ~ e n i ~ e  veiive, CScile Cpoiise, en secundes noces, Jean-Pliilippe 
Turgeon, âgé de 43  ans, f i ls  d'On6ziine Turgeon et dc Laure Noël, 
d'.Armagh. Le mariage a lieu le 10 ocrobre 1959. DE ce deuxième 
~nwiage naissent irois Ijlles : Andrée, liée le 22 jmier 1961, es! nianée 
à Jem-Pierre Lamontagne. Zls ont élu domicile A Scott. Le couple a qiia- 
trc enfans : Jean-Philippe, Jerônie, ivlarie-Josk et Louise. 

Mclielle, née l e  2s septenilire 1963, ttsr nixiée à iLIa1-h Poulioi. Us oni 
un garçon nonuné Pierre-Enunmuel. Le couple réside i Saini-Henri. 

Lison, née le 3 rn3~ 1966, de~rieure à Unt-ficnri avec son mari, Patrice 
Pouiioi. Ckile demeure, depuis 1955. dans h niison de seç ~m&paicotc. 

Jan-Clstidr, Cecite. n n d A  Mlchrle ei lison. ~Lsfws : Dons a Monique. 

Jeaii-Clnude esi nf Ic 30 décenibre 3949. 11 est marié i Kicole 
Chm~berlaiid. Le cuuple rËside à S;iini-Henri. I ls  oni irois r11f:iiitii :Julie, 
Mmon el Martin. 



ijonel décède le 3 l juillet 1985. Soli épouse blanelle demeure i East 
Longme;tdow, Massacli uselts. 

Lionel, fils de Cléoplias Guillemeiie ci de hléliiia Codbout, est n i  le 
2 9  août 1924 i Saini-HapR:iëI. Marielle Laboiité voit le jour le 
1Cr juin 1933 i Saini-Philémoii. Ue est la filie de Josqli Labonil et 
d'&?a Reiiidoin [née i Saiiii-H;ipIiaEl). Lionel et Marielle se son1 mariés 
i Saini-PliiWmon le 3 jiiillei 135.1. La niêrne année, ils décideiii d':iUer 
vivre ain hais-Unis. Ils re\iendroiit à Sdni-Kapliaël en 1960 : la familie 
compte déià cinq enlmis. hmmt le travail de la terre, ils s'iublironi 
sur I'mcienne fernie de Clovis Rrissoil. dans le rmg du Saulr. En 1970. 
la faniilLi Giijlieniehe relounie \ivre États-unis, aprks avoir demeuré 
dans le pr~rnier foyer pour les personnes âgé= de Saint-Rapliaël. 

:iciuclleinent, la niajorité des neuI enbnü  du couple demeureni aiix 
Éilits-l;nis. Kéiiald est marié à iiahleeii Béii\)aii ei ils demeiirent à Wesi 
Haritord, Coniiccticui. Norrnaiid esi mari6 à iiiiiie Lanipbcll ci i l s  
demelireni à Plicenix en Mzona. Roberi est marié a Nicole Leblond el 
ib tlcmeiirenr à Diirhain, Conneciicut, avec leurs irois enbnis, Marc, 
Clirislina ei Dalid. l i s e  est niaribe à Koben i-loive el ils demeurent à 
West SiiBeld, Conneciicut, avec leurs deus rnhts,  Sobl>p et Cabrielle. 
Doris es1 marié h Doug Miichell et ils dcrneiireni i Chicopee. 
iMassacliusei-ts, avec Icurs deux entai6 Sam ei Pairick. C,Ccile 61 mrié t  
à h r l  Jakob ci ils de~iieurent 1 Niagara Falls, en Ontlrio, n e c  leurs 
deus enfalits ilanielle ei Ryan. Gerard drmeure i dlliambra, en 
Crilifornie. Jean es1 niwié 3 Marcine Cmoll et ils deiriciriri:~ i Drexei 
Hill, l'enns~lvtinie, avec leurs deux eiifan~ Sean ci Jact~ue51ic. Thérèse 
est mariée i Stcpben Torres et ils demeurent 1 Easi I.r?iignicadow. 
h~wacliusetts, avec leurs deux enfmts. Tessiüna ci lan. 



Le 9 noverniire 19 18 ilai prémalurémeni J m e l i e  Roy. Elle pesait iine 
livre ct demic a la n~ssance. Ses parents, Emma Lessard ei Mred Ho!: 
demeirraient dans le rang du B m ,  à Ssuni-Rapliael, où ils cu1iiv;iieni la 
terre. 

Jeannetre est âgée de neul ans lorsque sa m u r  Marie-Rose vieni au 
monde. Elle ai rénioin des probli.mes de sanié qu'éproiii7e sa mère, 
lors de la naissance dc ce héhd. Emnia Lessard reçoii le sacrement de 
1'lxtrCrnc-Oiiclian ii cliacun de ses accomlienienls. Lc ciiré lui deriiiiiide 
alors d'être sage-fen~mr) er d'aider les nouvella mères lors de la ii;Fis- 

rance de leiirs bébés. 

Jeannette doit reniplacer sa nière a la maison et ciuéculer lcs iravaux 
ménagers et les corvées ramchées au tra~ail sur la ferme familide. Elle 
frkpienie I'kole du 5 e  iùng. II lui faur inmlicr deux milles p s  jour, 
beau temps. riiauvais icrnps. Cela îoyc le cai.acri.rc. Mal@ le nimque 
de commod~té, jeannerie a une enEance assez lieureuse. Ses parenis 
déménageront au village en 1938. C'est ?I ce moiiieni qu'elle rencontre 
Raphaël Guillemeiie jr, Gis de Raphaël ei d'ha Arbour. 

Jmniierte ei Raphaël se marieiii le 2 f k i e r  1940, a Québrt. Doiize 
enk~ts  sont nés de ceae union. don! dix sont encore vivants. Jau~uehiie, 
Jacques, Fernande, Fernand (iléck1C) Rtjcannc, Fi-ançoisc, Rosaire, 
Cilles. Lorraine, Sdvie (décédée), une auire Sylvis ci pilis (;i+le. 

en t340. En septemlire 1463, sa sœur i\liuie-Rose déccde. Deux de ses 
enianis soit De~iil;i. et Denis iroiir vivre chez leur tanie Jeannelie. Us 
ieront désormais panie de la fm~lle. 

!Il:\;iii[ !l:ni~i~.!c!ililt[tr i.1 !lr,rus. 2 r;t!i.:ï~. byl'lvir.. ~i ' , i i i(~ii~t~. I cni;iii~ic i.[ I iii~i.;iiiic. 

3' ciiiqh: : H+cÿiirie, Çil lr?. lI~i\;iirt.. ,l:iciiitis. i;isi.le efJaccli114111t: 

La ninison fanuliale es1 située au 2,  Cale du Moulin. Jeanncire l i t  tou- 
jours, cnioiirée [le ses douze eiiianq de ses qiiinze perits-enl;ints er de 
ses huit mi2re-pcti~~-enfants. 

Jmnette ei Raphaël 6lgvent Iriiis eiilanis :ivcc l'aide prkiciise d'Eiiima, 
la miire de Jmncne,  qui ai vciiue vivre avec eux i la niort d'pcllred, 



deux ans, i l  exerce le nienie rnéuer. Celie bouclietie ES[ maintenani 
timsiormée eii phanacie. En 1967, il revient à Saini-RapliaEl pour une 
semi-rerrite. II deoietiw w 30, rue Principale et il piritiqiie le méiier 
de chauCieiir de taxi. 

Son épuiise Antoinene décède le 20 tlkcemlire 1986. Koniéo demeure 
toujours à Saini-Rapliaël. 

Roméo, Cils de C1doph:is Cuillemeiie et de Méliiia Codboiii nah Ic 
9 août 1920. kitoineiie, file d'0cla1.e Dion et d'Ad2lc Roy, de Saint- 
Cenais, naî1 le 18 mars 1920. Ils se marieiit le 25 aoùr 1945. De celte 
union nilronr irois enfants : Lise, &ne, Carole, puis cinq petits-enfmis 
et iin dïri$rc-peut-enfant. 

Le couple s'insdle a Mnl-R~pliaël Us occupent une iiiaison voisiiie de 
ceUe de Gilles tiodbout, mainienani dbmolie. En 1945, Roineo, qui pos- 
sède une u Ford .t b, derient commerçant de poissons. U fait aussi 11 
ve1it.e de friiises. 

En 1950- 1951, i l  aclièie une niaison ei l'agrandit polir faire iinc 

bouclierie siiuPe au 69, rue Principale U eserce cene profession pen- 
dani plusieiirs années. En 1961, i l  fait l'acquisirion d'urie autre 
boucherie, mais à Saint-Gewais. 311 26, 1" Rang Ouest. II y demeure 
qwfre iuis. En 1965, il s'insdie à Beaumoiit au 327, du Fleuve. Pendant 



nu couple, sont nb trois enfants : 

'B Oi,, ic II;ii.liiiur r,i Ir-i.rir I.:ir i r ~ i \ .  rii iin !ii!:i iii~i~iiii;ible di l:i+i 
6>cc.\ 3 -. * - 

Ovide, Gls de Nicliel Harbour et de Georganna klarbuiir, naît le 25 jui- 
\fier 1902. 1 treize ans, il quilie I'Ecole ei s'iniiie a m  iramux de la 
fcnne. nprb vieiidir)ni les irwuu aux cliantien er, aiLx priiiteinps, la - dnvc  ,) siir la RitiCre-du-Sud. Toiir comme son père, Oiide est ibn vio- 
lonan reclierclié h s  les soirees dans;iiites d'aurrefois. 

Le 16 septembre 194 1, il épouse Lrène Lsicroix,  institutri ri cc di1 rang. i]. 
prend la relèvr siir la Erre paternelle. Une b~Ue lorêi siir ceire ferme 
apponera sa plus grande source de revenus. 

: k y j  
Aprés quelques années, lrkne reprcnd l'enseignement dans la vieille 
Ccole du ï;iavicr et poursuit sa carr i i~c kins 1ü nouvelle école 1 d ~ n s  
classa jurnclh, durant vkg-et-un ans, h s  le même rang. 

Les Ccoles de r ~ i i g  fcrmcnr. Ovide et Irèiie :tinCnqeni LUI niillqc, siir la 
nie Perra, en 1963. Ciie autre décennie d'eiiseignernent commence 
pour Irene. Tout coinpic Fait, une cariièrc dc irenie ei lin ans de profes- 
serai. En 1972 sonne l'heure de l a  retraite pour Irène. Vivani une 
reimiie pisible, le couple dniieiire de nombreuses années à leur domi- 
cile. Ovide décède i l'@e de 98 ans CI 7 niois, le 27 aoUi 2000, la 
suiie d'un mois d'liospitahsation à 1'Hbtel-Dieu de Lé\;is. 

Doris, l'aînée, obtient son diplômc d'ensciyement S I'ficole Nonnale tle 
Lévis, eii 1960. Elle enseigne dans la j~uoisse pendmi nii$ ans. Elle a 
époiisé Rqnmnd Lapierre, qui cruplnii~ la f ~ n n e  de son pére, WilCrid, aii 

i c r  Rarig, peiidant trente-quatre siis. Leiir fils unique, S C S ~ P ?  habile 
niiiinrenant la résidence lamiliale. 

hloniqiie déticnt aiissi iin hacc;~laurCat cri enseignenieni. Plusieurs 
jeiincs de pïenuère et de deuxiknir annics o i i ~  difilé sous ses ym~ sur 
unc période de Ircntc-cinq ans. Elle est reiraitée depiiis 1997. Son 
Cpok'c, jlicques P i w d ,  a iravullé dc noinlireuses annks cornnie mon- 
reur (le lignes i fl!ldro-Qiiébec. rls sont parents de deux Gls : SylvAn er 
Stbpliaoe. 

Martui, aprk; la iieuvi&mc aiiiée dc son secondaire, apprend le niétier 
de maçon. Au déliut, il i r a ~ d l e  comme apprenu, piiis fonde sa coinpa- 
gnie. En 1985, un accideni de \TI lui mvit tous ses espoirs. 11 deiient 
par~plégique. II ameiiagera d;ms une nou\~lle demeure eii 1986 Uiie 
réCducatioii lui perme1 d'être foiictionnel et autonome cliez lui. 



Le prcniier Harpe arrivé aii Qiiébec, a Saiiii-Laureni, Ûe d'Orléans, esi Nicolas llerpel dji Flaqie. 
fils dc h'icnln5 Herllcl iiii I1:iipe el dc Cliarlnric Marier, de Saint-Per. diocèse Des Avranclics, en 
Nonnantlic. I l  épouse Marie Lapierre, à Çini-\'allier de Rellechassc, le i 4  avril 1766. De cette 
uni011 n;cisscnt delis fille? e[ dei i~ grçons. 

Marie-Lucie Harpe, hile de François-Xavier Harpe el de Marie-Luce Lapointe de Saint-Vüllier, 
@ouse i Saiiii-Rapliaël, lc 16 fcjv~ier 1863, Damasc Dubi. de Saint-G~ivais. Ils dcmeiireiii 1 Saint- 
Raphaël jusqiià leur dépari pour les États-utlis en 1869. Marie-Lucie est la tante d'olia ei tlc 
h u c l i o s ~  Harpe pm leiir mére ei la pelite cousiiie par lcur père. 

Rosalie H~iré. Gaudiose faii I'acqiiisiiion de la 
niaison di1 119, rue l'rincipiùe, en 1897. Le 
couple ;i cinq enfaots : Marie, Jmne,  Eughne, 
qui décéden t tous trois dans la I I  igiaine, ainsi 
que R M I  el Édoiiard. Us iId0pient aussi Agni.5 

Gagnon, une jeune parenie. décédée égale- 
meni à ~ i n g i  ais. 

Caudiose es1 cnrdoiiiiicr ei occupe :i~is.;i la 
fonctioii de bedeau, de novembre 1<lU1 à luil- 
let 1920. Au nioineni où il agi1 coi+.ime pro- 
maire, A une séance du Conseil, il es1 obligé 
[le ifiuicbei. en exerçant son droii de vote. afin 
que 1'011 adopte une propiisiiion pour I'acliai 
des yreniières pompes t incendie. II ar égde- 
meni iii:iiic en 1914-191 j. 

Rtd Harpe, après des éludes au Collège de 
L&ris, iravaille pour la Bmque Prolincide au 
Québec et en Ontario, où il est gérqdnt de la 
succursale de Belle Rivei: Il finit sa carrière en 
Oniaiio comme propiiétaire d'une quinchl- 
Iciie. II épousc Anneite OiieUet en 1933, et oiii 
quaire e n h ~  : deux garçons ei  deux fÏs. 

Edouard Haipe, aprk des ériitlcs a u  Collègc 
Doyer de iLloniinagiiy, ir;ivaille durant 
plusieurs annL:es pour la Banque Proiuiciale i 
Saint-Vallier el h Saiiii-Rapliaël. En juil- 
let 1930, i l  épouse Clüra Tangtiav, modiste, de 
Saiilt-Vallier, iille [le Cj~rieii Tanpuiiy el de 
Josépliine Foilin. De cerre union ii;A leur Glle 
Colelle. I ls  gSrcni u i ~  magasin.  de 1932 
à 1969. 

Colciie demeure toujours dans la niaison de 
oh3 narpc ,  de %uni-Vallier, 4pouse Firmjii Bolduc de S;iinl-hphaël en 1855 et habile la mais011 Gaudiose Harpe, 
du 113, nie Principidc. 

Gaudiose i l q i e ,  [le Sdni-\'allier, fils de Flzvien Iiarpe et d'estère Harpe, épouse à Saini-Rayliaël, 
le 7 iioiremhre 189.1, Delphine Irinieus, originaire de Saint-CewAs, DUC d'Amahlc Lemicus er de 

Siir 13 gdcrie. ii?atlailic t~tiui«il Il.irjC. 
13na11[ 13 iiiaistin M .  rr hlmc Hkd ILlxrpc. .iuer Ir, peiitt.s Coleric~ c i  Mme. 



Wiilie Wpeauii et MedPrise Denauil, les parents adr~{itil< dc Rira. 

Rolland, ûls d'Aiplionse Jolin r t  d'dorlie Ro).; el Rin, Me de Fmçois 
Roy el d'Anna Bolduc, unissent leur destinée le 23 septembre 1950. LB 
iémoins sojit ,'dlilir~iise John el Fmc;ois Roy ,er les GJles d'lionneur, el ~ y l i i ~ . ,  RU, itoltar~(i CI YV-. 

Dorotliée 8caudoin et Yvonne CuiUemene. 
- - 

Rita es1 adoptée à l'&e de trois ans par Willie Vipneault et Medérise // 

y'2 Denault, COUSIIIC de Frx~qois. Willie e l  hlkd6rise poss4daic1!i m e  Y 
épicerie occupée maintenml par Madame Hcnri Godboui, et Hitir ;i vécu 
ayec eux jusclii'à a011 iiiariajie, à I'âge de 23 ans. 

;- 

RoUmd et Kim ont eu cinq enfmls : Gilles, Francine, Hélène, Yves el 

SyMe. Gilles csl Iiai.riiiiii depuis 30 ans au Cliâteau Frontenac, Frdncirle a 
été infinnière à i'Hi5pilal Saint-Sacremeril pendant I I  ans. I-lélfinr csl 
tlCcEd6e à. l'âge de deua :los Iiuii mois. Yves est camionneur. Qiiant ?I 
Syl~ie,  elle a bpousé Rénald Roy. fils de Gfrard et d'Irène Sliink, le ?- 
l c r  juillet 1989. 



k 2 tlécembre 1943, il nchèie la menuiserie de Louis Corr iv~u,  hbri- 
tant de pones et fenêires. En octobre 1944, il revcnd à Paul-Henri 
Dakaire. Cepentlani, en avril 1945, Ronéo ac l iè tc  ia meniliserie, d n  

de conliiiuer à fabriquer tles poïies ei dw fenêtres. 

Le IO sepiernbre 1949, il épouse Fernailde GuiUcmetie, hlle de Cléoplias 
Guillenieite el de M6lina tiodbout. De leur iinioii es1 116 Jactlucs, en 
février 1956. 

Rorncio csi d é d é  le 22 mars 1971. 

Jacq116 a éiudié à la poly~denic de 1,évis 
en ineiiuiserie arrisanale. [ I  fabrique 
mainienani des m o i r e s  de cujsiric ct des 
meubles sur iiiesure. Son atelier PSI sinié. 
au 4 13, boulevartl Saint-Pierrc. 

Rointo Joliii esi né P Sini-Rapliaël. I I  es1 le f i l s  d'Alplionse Joliii el 

d'ttlodie Roy. i l  a Iréquenté l'école paroissiale, 



Céline, fille de L4ciriai,rl Bouchvd cl dc Madeleine Pic;ii.d, a ~ 
épousé Jacqu6,  fils de Cdrard Labonié et de Sirnone Poliiluiii, le 
18 oclobni 1/80, 

Jacqiies imvaille la rdfinerie Ulirarnar h Saint-Romualtl ct 
Céline immillc à la C,iis.;e populaire de Saint-Raphaël. De leur 
union naissent trois cnfants : Micliel, lié le  l j mars 1983, 
JCrÔme, nt: le 2.1 mars 1986, el Sara, née le 23  m m  1990. 

w L u  

Le 1- octobre 1977, Cisèle, We de Josepli lalii.cçque ei de 
Fernmde Godboui, épouse Manid, Gls de RoinCu Vallières et 
de Jeaiinelte Noël, d'.kniagi~. 

Trois enla~ts sont nés de leur union : tl:txgie, 20 ;uis, %lyse, 
18 mu, et Hoseniarie, 15 ais. Toutes crois suiil ctuùiantes. 

La ImiUe Vd!ioits s'uni1 à la populaiion de SaineRapliael 
pour sou1i;ritcr 1 tous iin joyciix 150"! 



Notrc hnille cornpic a u s i  douze petits-enh\iiu el huii arnkre-petiis- 
enfants. 

k couple s'établit sur iine fernie dans le le r  Rang. II 11 élève leur ImiUe.  
EII 1973, la hniillc Labrecque quiiic la fennc ei vieni résider au rillagc. 
~hnanuid dicède le 3 aoiii 1995. Armand et hure-bn oni célébré leur 

,--- 

I 
5 0  anniversaire de iiiariage en 1989. 

- C R -  i 

B 
? Mange d'&rmmd hi~nbrngue a de tain-&in Godei 2) 
- .  
T-Lh.!L &r,E 

Armand esi né à Saini-Raphaël le 20 soûl 1910. I I  est le G I S  d'.André 
Labrecr~iie et d ' h g é h i a  D d l ~ r e .  JI se niarie i bure-Éva Goulet, née le 
9 noùt 1914, Elle est la FiUe d'hlired Goulei ei dlOdivine Biissoii, (le 
Saini-Ccmais. I)e cette union sont nés siu enfma : 

l 
Lucieiinr I4 octobrc 1940 

Jean-Yves 27 septembre 1944 .- - *F 
Louiselte 29 mius 1946 A .  1. 

, ,  4 , 

9 mai 19-48 

Jiiiien 30 septcnibre 1950 

Rej 27 juin 1954 I 

Joyeux 1 50r 9 tous! 



Gérard Labrecque, fils de Cléopl~;~~ et de Rosmne hloiilminy, es! né le 
7 juin 1954 à Saint-Nérée. Chantale Gagne, fiUe dr Rii'liard ei de 
Jacr[iieline Roy tlc Saiiii-Rripliaël, esr née i Québec le 2 1  .ivril 1y6j. 
~ é i r r l  ei ~h&t;ile sc rerico*rreni au printenips 1982. A ce ninrricnt-13, 
Gérard demeiire à MontrCal et Chantale, à Saint-Rüphaël. .\ la Fin de 
l'é1é 1983, ils décideni d'unit leur tlestinée. 

De cette unio:~. d e ~ ~ u  merveilleux edmis \aieni le jour. Jesic esi née Ic 
18 jaiivier 19S9, el Nicolas, le 23 juin 1988. 

La famille devenue un peu a l'élcoit dans son pelit logenieni, Gérard ec 
Chiintale aclièteiit une mais011 en octobre 1989. La ffimille demeure tou- 
loua dans cene maison sisc AU 102, rue Princip;ilc i hnt-lialihaël. 



Lauréat, fils d'André Labrecque ei d'Angdin2 Dallaire. es1 né le d GO ans, au débur d'une retrxite bien iiiéritie, ils déiiiénqent du b i l a -  

Ifl ,ofil 1916. Marie-Ange, fiUe de Jm-Baptiste Picard et de Ikda Roy, ge. I ls  s'aclièieni une rnaisoii el y dcmeureiit pl iisieiirs ailnées. On 
est n6e le 22 juillet 191 7. 11s se marien1 après trois ans de fi~fii~ient~iioii tdlèbre leur 50' :mniveisaire de inariagc le 3 )iiillet 11i91. 
eii l'église de Sdni-Rapliaël, le ICr jiiillet 1943. ils ont trois enfants : 
hliiie, Lcille et Cl~zJes, qui apportent, au fil des mis, sept petits-enfalu. Lauiéai esi déckle en a d 1  1999. Aidrie-Ange occupe seule li.:ii. iiiajson 
La f d e  s'est :iiissi qrmdie d'une Mère-petite-GlIe. siniée près de ceUes de ses eiihits. 

grand Four pour Laitr&nf cl 

Marie-Ange et Laurbar vivenl sur une fernie du lPr M g ,  q i ~  est le bien 
paternel. En iani que cului-~ieur. il n toujours beaucoup d'occupaiions. 
Le temps le plus dificile dc l'année esi la récolit du foin el de l'avoine, 
car toul se t3i1 mm:uiueUeiiient. Avec les anliées, il y a be3uçoup d'miilio- 
miions aii poini de vue de la machiserie, ce qui permei de reiidre la vie 
plus facile. 

l e  couple poc;sMe une sucrerie de 1 200 eiitdles! ce q ~ u  doniie bcau- 
coup (l'ouvrage au priniemps. À ce tmrUl vient s'ajouter la reproduction 
de vaclles et de porcs. 

kuréar a connu de nombreuses épreu~les b s  sa vie. U. s'est cüss6 la 
colotine vert6brale en ioinhani (le haut dans l e  feiiil. Artcini d 'une 
paraigsie [acialc, suivie d'uiie surdilé ei  d'une soudiire à la cheville 
droite, il ne inanque jamais de coiirage pour prder loiis ses b5timents i 
l'ordre. 



Léopold Labrecque, Ms d'rUfred Labrectlue ei de Laure Lemieux. est né 
le 17 août 1912.11 se marie le 28 a d  1945 aiec Jacqiidiiie Crotc.;iu, de 
Laiizon. née le ICr novembre 1926. Léopold est decedi le ocio- 
bre 1983, et son épouse, le 5 février 1994. De ce inWage son1 116s cinq 
enlmis : 

hyniond, né le 5 janvier 1946. 11 se m?rie l e  23 octobre 1971 avec 
Céljne Chmb~rland, dqArmagli, née le 18 octobre 1053. De ce mariage, 
deuu entanrs snnr 116s : Sii.lih:uie, né Ic 2 noi~enilire 1972, et Syl~ie, née 
le 1.0 décembre 2973. CUe esi la nière d'une peute Me, lennyfer, aiissi 
file d'l-lxold Breion, née le 6 ociobre 2000. 

Jean-Paiil est lié le 31 décemhre 1947. 11 épouse Suzanne Lemelin, 
dq. . lrm~h,  le 19 octobre 1980. Cclle-ci esi née le 4 scpteiiihi.~ 1053. De 
ce mariage naiwnt dem fille5 : Patricia: le 17 juin 1983, el Isabelle, le 
II; décembre 1086. 

IrJ 
I k  ! ~ I C I I C  LI dro~te , I < . ~ ~ I ~ I ~ I ~ I ~ ~ . ~ L ~ I ! ~ - ~ ' , I ~ J ~ ,  I,iw \tcoIc c! l i ~ l ~ t  

fJ\ 

Lise, nir. le 8 novembre 1948. se iiiai-ie le 30 novembre 1968 à Denis FI' 
* 'L , , "  /&CS 

Godbout, de Saint-Nérée, né lc 23 rn3j 1948. Ils ont deux enfants : 
iMicliel, né le 12 décembre 1969, et Mmon, née le '28 ociobre 1971. Us 
nni deiix petiis-enfants, fils el @le de Micliel Godbout ci de i\'adidie 
Rlais : hienne, né le 1.9 février 1994, et Crysial, nec le 16 décem- Enfin, Kits, née le 7 janvier 1958, se niarie le 21 décetlibre 1988 a 
bre 1996. Noniianci Robidous, de bel, né le 5 aoûi 1953. De ce iiixiage soiit 

liés : klaihieu, 1e 15 août i 9 0 ,  et Audrev, le 23 niai 1993. 
Hicole, néc le 2- juin l9j4, se niarici le I l  seprenilire 1976 h Marcel 
Guimont, de Si i i i -Fm~ois,  l ie  le 8 mai 195i De ce mariage soiil nés 
deus enfmruiis : Steve. le 9 a061 1973 ct Jean-Fraiiçois, le 10 juillet 1978. c-3 



li(.< ;;r,lii[l'-liarc!ll\ i ! i  idc 1.)' i~ i i~ i~ i :~ ~[~YJMCIIL ll!~,hri.!:i~ (1 d e  

;ilcide D'Ainou1.s e s i  né lc 14 mai 1902. Son épouse, Jeanneite 
Tliéherge, esi n le  le 27 no\~c.rnlire 192 1 .  Le 2 1 niai 19116, ils accueilleni 
leur fille aîiiPe, Iléleiie. Par la suiie ndtront Nicole, en 1948, ei un fils, 
Denis, en 1950. Jemneiie avait renconté son niari ,Alcide eli 1939. 
.kicide (tait pensionnaire à la résidence (le son oncle Honoré Roy. Us se 
sont 6poiisi.s cn 1945 Alcide es1 décédé le 12 août 1963 il l'âge de 61 
ans. 

Marcel ci HEl2ne se marienl à Saini-Kaphael, Ic 15 juillet 1967. Ils 
demeiir~ni à Saini-Nérée penkuii six ans, dans la maison f;uniliale de la 
fiUn.ill~ Labrecque. I I ç  sont Ics pürcnis de deux garçoiis : Éric, nk le 
7 1 juin 19OS. et Cino, né le l e t  a v d  197 j. En l'an 2000. la h i d e  a 
accuciIli J(e!r le fils d'Éric el de Svlvie. 

En 1976. 1\43rccl ci HéIPne aclièteni uii niagasin siiiié au 116, rue 
Principale. Marcel est dkédé le 30 novembre 1994. Héléne s'occupe du 
magasin depuis 25 ans. 



Rosaire Labrecque voii le jour i Saiiir-Hapliaël, le 18 juiii 1910, du 
mariage de Zéphirin Librecque et de L a W a  Roy. II occupe le woisiéme 
mig d'une lamjUe de six ertfaiis. Ln octobre 1943, il se maric I Ahna 
Aqselin. de Saint-Genrds. 11k le 1 5 décembre 191 3. Ensemble, le couple 
compte Ruii enlmlç, doni ciriq sont encore vivants. Xls cultiveni leur 
icrre au 2ï Kaiig jusqu'en 1974, ainée où ils vendent à un monsieur 
Boiilert de Sainle-Foy, qui Fait la culiure des pommes. 

Daniel, le plus viei~u des Gls, ir~vaiile düns plusieurs domaines, dont uii 
foyer pour personnes âgées, avant de prendre une sem.1-relraile 
en 1396. Denise s'adonne baucoup au liénévolai ei elle apporie son 
aidc à plusieiirs organismes de la paroisse: Brebis de Jésiis3 pastorde, . . 
Benrand ri*:iiaiIlci dans unc industrie de composQc. :i Sfinr-I-lenri-de- 
Lévis, paroisse ou il Iiabiie %ciuellemeni. Moniqhie, après avoir éié 
agriculirlce durant plus de vingt ans, s'impliqiie dans divers peiits 
Imvaus cf senices. Clémen1 iennine sa vingt-cuiquième année dans une 
industrie de bois, soit Roy ei Bi-cion, a Saini-Vallier. 

Monsieur Labrecque nous a quiiiés en novernbrc 1996 et Madame 
Labrwque, depuis p r h  d'un an, demeurait dans une résidence pour la 
aînés où cl ic  se disait très heureuse. Elle es[ panie pour un rnuiide 
rnrjlleur le 8 niah: 200 1. 



In fmillr lacroi\.) 
,\ I'amt : 

Anghle. Canneri, 
hniieriit. Héfan ,  

Sylixin t.1 Siiwrine. 
A I'amkrt. , 

Clenient. Yi-m. 
Denis, hminiqiic 

ei Cilben. 

Allieri LacroLv est né el a \'écu dans le je Raiig de Saint-Rapliaël. Lors dc 
son mariage avec Annene Clouiier, le 16 août 195 1 ,  il a repris le parri- 
moine Iami l ia l  de son père, Léger Lacroix. II a Pgalemciir rïercé, 
coin.me 5011 pbre, les métiers d'agiiculreur el de menuisiri: ~liiiourd'liili. 
son fils Domiiiique poursui1 la trndirion. exerçant Iiii aussi les niCticrs 
de ses aiiic2ires. 

Dc ce mariage son1 nés dis enfanis : Denis, Suzanne, l'van, Angèle. 
Cliineni, Réjean, Dom.inique, Carmen, Gilberi e i  Sykriin. llarnii eux. 
quaue sont résidai16 de la paroisse : Clérnenr, Réjean, Domi[iirliir el 
Sylvaiii. rtlbert ai décédé dans un accident d'auto sunJenii à Ber[liier- 
sur-Mer le 16 dCccmbre 1980 2 l'âge de 52 ans. Le 2 4  juiii 1995. 
hiiineiic Qourier se rem:rie à .%igeiior Codbout. 



Lucie (Clnude Lacroix), delu; eiirariis; 
Réjcanne (hul-André 'I'lubault), un cnfa~ii; 
Rim (Luc Cqnon), trois enlanis; 
Micliel (Mjchelle Picard), trois edants; 
les jumeüus, Pierre ei Pierrene (celie derniére est dkédée a 1 JOUI 

Ginette, lin erilani; 
Sylvic (Marc Blais), lrois enfanis; 
Mario UosÉe Chamberland). deux enfants; 
Hélène (Marc Roiisseaii), un eniant. 

Marie-Ange demeure iouiours dans la maison familiale, dans le rang 
hlbert L~CCOLX, d'iilhtd Pt d'Adèle Boulet, se rnarje Saini-Rnpli?ël Sle-Catherine. 
le I l  jiiillet 1945, arec Marie-Aiige Rémillard, fille de Wellie et 
d'rliigistine Vermetle. Comme Aibertel  liidieron, il gagne In vie de sa 
famille dans Ics cliantiers. 11s achètent iiiic peiite (erre, siruée ail 

85, rang Sre-Catlierine. Marie-Ange s'occupe de celle-ci et de I'éduca- 
lion des eiif;uirs. Ils soni éproiiués par le leu, mais ils ne se décourgenl 
pas. L;i tic conlinue. Alben décède le 13 iiovcnibre 1976. 

De celle union soni né'; 
. - 

Nomiaiid, décédé à 17 jours; =y.- - - --Y 
jeannelie (Florcni Gendron), deux enfants; 
Normand, deux enfaiiis; 
Aimé, décedé 3 4 mois; 
Rogcr (tarole F l e u ~ j ,  quaire enfmw; 
Di;iiie Il;i.r;ird Breuin), deux enfanis; 

Domi : ) 
S5hie. KI& 

Liiane, J m p t i e ,  
Man'c-Ange R~miUard Lactoix. 

Lucie o Hdene, Mictirl. 
Derrière ellec : 

Normand, Pierre, 
Réjeanne, Cincrte, 

Rojier et Mario. 



(F; I,C~.I:I ldGr~~\ ,  

!CS, ii wn IO? anriii~eruire dr n;ii\\irice en ociobrc 20Oi1 

AFNS: I'ahIlCJ. 1 i ~ i  ! C I I  L . . I C I I I I I .  hmanl l i~  i.c.;i I CI blan,i!!i.~ i'l~.:~out i >iiici I~..-.I, 

Léger er . b ~ a f l l i s  se iiianeni Ic 24 août 1920 a l'église dc Saiiil-Vilier Glusl:iine. ~.ucicri~ze ci dlicrt 

[le Bellecbwse. Ils viveni sur iine ferme située à Saint-Rapliaël. aus hnii- 
te de Saint-Vdlier. Eii glus d 'cc 'c i~t r i  les travaux d'agriciilteiir, Léger 
est cliarpenlier menuisier. Sa spécialii6 est la consiruaion des granges. 
II  posséde une hoir~iqiie ci b o i ~  où il fabrique dilferenis modèles de 

LCger et Amaryllis doniieot naisîrnce i sepl enbiilr, Mari~iiiia 1 
(décédie), Lucienne, ml J .  Lucieii, Aiben (décédé), Ghis l~ne,  Orner 
(décbtlé). Ils siini les grands-pareiilç de vingi-liuii yeiirs-enfanis. La 
Fandie compte plusieurs arrière-petiis-eidan~ et airière-amEre-petits- 
enfants. Ils célébi.cni leur 6 j e  annirers:ure de mariage en 1986. Ceile 
niêiiie année, h i x r y l l i s  est dk6dée.  Léger \ ~ t  au Foyer de Saint-Rapliaël 
depiiis 11)9S. II a célébré son lOLe siinivcrsaire de naissance, le 
14 ombre 2000. 

w 1. - 
II: frriiie Imilidt. \IIIIVC 31, i' Ruig. 



Welljc Lacroi1 est le troisiime enfani d7Adélai-d Lacrou; ei d 3 h 6 l j a  Ro!; 
n6 le 6 rnai 1912 ct haptisk le inême jour par le curi. Dupuis, de 
l'époque Marie-Jeanne dexina Labrecqiie es1 la troisième des filles 
d'.hdré Iiibrecque ei d'ringéliria Doll:ure, liée le 19 septenihre 1908. Ils 
fr6quentenr la mcme école de rari:. Os se marient le II) juüief 1?39 en 
l'église paroissiale de Saint-bplin$l. 

Dur.~nt plus de [rente-six ans, ils acrceni le 1:iliciric.iis mélier de ciiltiva- 
ieurs dans le beau rang u de la Première m, comme on disnit dans ce 
temps-la. Ils tlonneiit iiaissance à quatre enfanis : Tlic;ii.sc, qiii ir:ivaille 

, ;.q=q diirani [rente-cinq ans dans divers minisrères gouvcrneiiieniaiix à 
Québec; AndrC, qui exerce son métier d'enseignani pendiiiit près de 
men& ans I la polydenie Csauli de Itlonrrnzyy; itirnb, (lui travaille à 
Morirréal pour une compagnie sliCciülisée dans la réparaiion de 
camions; Hervé, qui cruvraii dan? une indusirie d'acier à Saint- 
Romuald, jusqu'à. sa mon en août 1989. Notre mère est décédée en avnl 
de la nieme m é c  ei noirc père esi allé les rejoindre en octobre 1996. 



origjnairc ( l 'miagh, n'oc] Merriére né le 5 j:uirjer 191 7 .  Eii 1943, Simoiie nde son man, tout eii Cmi aussi Dame chi.étienne er iiicriibre 
i l  rencontrp la fille de 13 - maîtresse de posie de Sain(-Damien, du Cercle des F e m h ? r ~ .  Elle lui dome quaire autres rriffiiiis Denis, 
Sione hisselin, nec le 7 mars 1926. Line, kdith el Eles. 

Après quelques ;uinPes de fréquentatiori. cntrr~oupées par du invail (le 
clianlier. ils convoleni en j i isr~ noces le 12 juillet 1947 et s'établissent à 
la Station d'Armqli. 

1.e ii-.ivxil dans la chantiers et la vie de I;iiiiiile éimt diiricilerneni conci- 
liables, ils dkideni de s inst:illei à Saini-Raphaël, eii 195 j, avec leurs 
rrois enf:?nis : Céline, Rémi ei Joachini. 

Ce ii'esi p:is par pur liasard qu'ils choisisseni Saint-Raphaël. Noël achhé 
de son oncle malerncl, Liiçéne Boulmger, la leniie ancestrale de la 
f . d e .  

Db son amide au scin de la commiinatilé, Noël ai commissaire d'é- 
cole, du ieiiips de ihne Jolin, conseiUer municipal durani siu ms el  
niarguillicr pendant quelques ainécs. 11 est aussi l'un des premiers à 
laire p t i e  de la coopérative agricole 

C'esi avec un grmiiitl boiilieur aussi qu'ils wicni naare douze petits- 
enfants 

Aujourd'hiii, Sinlone csi déménqée au village depuis le d k l s  de son 
mari. L'&,Ge, Gline (Nomiand hnontagne) deineurc 3 Armagh, Remi  
Oeanneite Bourget), A I.é\is, Joachim (Louise Clnvet), à S~nt-Rapliaël, 
Denis (Françoise Lemelin), à Pinicndre, Line (Rénu Lemieils), à $Ai- 

Henri, $&th (Pierre Pari.). :{ Saint-Gcrvais, Ic cadci de l : ~  famille, Y \ r e s  

(Louise-Cxolyne Gaudet), demeure sur la feriiie pamneiie. 



&m;uid, fils de Jiiles 1:dammc ei de Josépkirie Lminnragne, ai né à 
Saint-Rapliaël, le 15 a d  1908. Aibin;l fille de Josepli Themen ei  de 
Rosanna Roy, est née à LSainr-\'allier, le 13 :tvril 1907. Annand el lllhina 
se son1 maries le 16 juillet 1929 ?i Saint-Vdher. De celle iinion. douze 
enfrintq sont nés. Trente-neuf peiils-enf311i.s. 62 arrière-peti~s-enfants et 
un arrière-;iniL;re-petit-as sonr venus agmcl i r  cette beUe hrniUe. 

- . ~ Z / X '  \J.@ 

Quant à Albina, ioiiie sa vie est coiisacrée it sa larniUe. Elle est (le tous 
16 métiers : riiénagére, cuisii~i~ie, coilTeeuse, cotitiiribre, sms oublier le 
pamge dm ~iaivaus de la fenrie avec son ipous. 

Au dbbiit des années 1960, Aibina apprend qii'elle solifie de sclérose 
eii plaques. Malgré sa maladie, qui dure plusieiirs années, cUe demeure 
à la maison, grice aux bons soiils de son mari ei rle sa fille Bernaderie. 
Elle ai décédi:~, à domicile, le IO juiii 1987. 

Cinq 8:cii!,i.iii11ns Deri.ii.i-i, : Sirr . ic .\ii:>v 9.i \ii:laiiii, I:..LI:, \!.:iii,lc;ric l,iOamnte 
Ilc\:tni . \rnimrl, >bcht.hi' tiodhoui et bcbc Clmslupher. 

Api.i.s Iviir mariage, Xrniand et Nbina se son1 Ptablis au je Rang de 
Sint-lbphaël, sur la f a n e  paienielle. Conime c'es1 la coiimnie tlans ce 
ie~iips-là. les nniiiciiiis époi~. s'insiallent avec les parents d'Armand. Ils 
vivent ainsi iusqu'en 1043. À ce momeni, commt2 I:i fxnulle d',hi:irici et 
d'dbina s'qmndii, les grarids-parenis dkiderii d 'der vivrc ail Mlklge. 

l a  fernie n'es1 pas trks ceniable, avec ses quelques anirnaii~ : cheval. 
vaches, coclions, mouroiis et poules. Rien pour s'eriricliir, à lieiiie polir 
si i rÿ ic~e.  .. Aussi, Ammd duii s'organiser pour d e r  gagner de I'iirgent 
a I'estérieiir. 11 trünsporie dcs rnarcliandises au aiarclit de Québec pour 
suri frère kmile. Au retour, il ramène des colis pour les niarclimds du 
MHage. Le vu!,iigci pour se rendre à Québec, en \loinire à cheid, dure 
enviroll sis Iicrircc! U nt niissi cantoniiict: de 1936 à 1939, et il dessert 
PA nidle rurdtle de 2949 :i 1979, En 1968, il  vend la ferme fmilidc à 
son fils Denjs et va vivre au village, au 14, rue Baiidry, Sainr-RaphaEl. il 
y vivra jusqu'à sa mon, le 26 nia 2000. Pendant quirlae üns, il Cr4qiien- 
tait irne lois par seinaine le Canlre dc jour de ReUecliasse, où il a cbtoyé 
des gens sonnidables qui I'onr aidé à muiltenir son au.utononue. 

l a  niaison d a  Ldamme a éié uii endroit pririlégii pour les reiiconires 
dc pxrenm et d 'mis .  Les enfants, peiilc-enfanls ei amère-pcti~-eniints 
en gardenr un très boii souvenir. 



Louis-Aupiste, plus souvent appelé fc Ti-Gus ,, par soli enioungc, ni ini- 
tié iKSCL th1 ail rril;uer de * scieur par son piprri. Mari6 3 Mwie-Jeanne 
Picard dr Snini-Frmçuis, ils ooi cinq garçoiis. En 1952, la bnik déiiié- 
nage à Saint-Fr;mqois. !LI coinpagnie Gantni, en plelne eq>ansioii, esi à 
la reclierchc d'iin scieur de bois espérimenié. Ti-Gus obtient le poste, 
cru à cene é p o q u ~ ,  la niain-d'@uii,e se 61 pluiôi m e .  TrakaiUeur coii- 
scic.iicie\ix ti achanib, il a le icmps de s'afijmiec ivfais c'es1 de courie 
diirée, car lri maladie a raison de lui en 1958.11 est alors k$ de 48 ans. 
C'esi jeune pour Isirscr derrière lui cinq entanrs, mais la ni4re es( 
courigeiise et rieil n'arrête la progression de ses fils. Eue posskde un 
cailictèrc I i o ~  du coinmuii ci \ r ~ ~ ~  h tout prix la réussite de sés rejeions. 

M.!I II',.~?:I~IIL, c . 1  LOU]:, \ l l ~ l l < i ~ ,  p,1 l l~~111 cl, ~I>\.:;C ?<  IlOb 

II.; ninl ]iliotii~ral)liii-r en <ii i i ipgii i t '  il \upii\~c 1.ailaiiiin~ P I  d'  \iigi:it,~i'd P i c d  

Aprks ~?l:isieiii.s annCcs de sirifices ei de  privations, elle rijussit 6 faire 
insiriiire scs gars 'Trois enfanu soni d~venus  professeurs imdis que 

Ti-Ben ,> er Réal, doues pour le t r~ jwl  nianuel. se parlageni r~prcr i \~e-  
nien1 la ploriiberie er la solidure. - PL(III~~P inere -. diseni les geiis. au 
deces de notre libre. - Qil est-CF q11'8111' 1\(1 / N i e  C I I P C  cill(1 ,ynis? .. 
r. .Qilnrril {/ri  trrli. (>fi p!~! -. se reptte-t-elle. Mariedeanne se réjouii de 
la réussiie de scs enfmts et elle dénioiitre ceite Fierté d'appartenance 
jusqii'à SOI\ déch, ai! débui de janvier 2000, à 1'3s de 92 ms. Quelle 
mère eseniplajre' /n ~ ' \ , c . > .  ncnciji ~ ~ e n i s  er i:c% 

À I,époque, i.:iocis n'wi p a  riircirc nC ,$,, 2 - 

En bas $(?, les frères katlamine soiil recoiinus coiliiiic des aiiiuseiirs. \dfi 

pour ne pa dire des n~usicieiiz. Que rie noies jls oiir ioudes au rang dii 
Sauli, clie7 les Langlois (Camille ei Aiitonia)! Ln peu plus lard, les - - 
soirées au * petit resuui-ant du coin -. cliez << l'noii Picard *, ei com- ,'j47 
bien d'aiiires soirées. . . Si les maisons pil;iient! C'6t;iit le bon remps, et 
ces rencontres iiiusicales avitieiil pour biit preiiiier de se di\rcrlir l z 

gnienieiit en agré~ble coinpagiiie. Qucls souvenirs! Le r:mg (III Sault 8.i rrsie in:irqué dani; la mcnioirc de ccus ri cella qui se reconnaîiroiit. 
. (L- C'hait niagique! Qu'il en a could de l'eaii sous le pont depuis ce ienips! 

Nos vwus les plus sincères à touie l'organisation des Fêles de S$nt- 
Raphaël. Csnr cinquante fois I>mvo pi [élicitations! 

i t ~ j  . B P ~ I o ~ ~ .  Deti i~,  1Zihl i4 ktricqis L;flot~~tj!e d 
#3,. , 

.,!: 



Raphaël, fils de Joseph LaIlmune et d ' h a  tabrecque, naît le 72 ticio- 
bre 1%). Noella Glle de Philippe Tliéberge et d'Avine Rémillard, 11x3 le 
25 décembre 1910. Ils s'Ppouscnt à Shi-Raphaël, le 29 ociobre 1935. 
De cette iinion niiissenr qiiaire enfants : AnIoinerte, Irène, Georges el 
Rouire, quinze petiis-enk~ts et da-sept mière-petits-edmts. 

Ils demeurent h s  le i.aiig Sainte-Catlierinc, près du Iiarrage, sur la 
ferme achetfe du p d - p c i e  Théberge, avec un  j a r h ,  un bœuf pour 
Ics tmi~~, deus vüçli~s, quinze poules, deia coclions. U y a aussi une 
ér;ililjkre de 1 500 entailles qu'ils augmenteïoni 3 200 au fil des 
années. Au cours de I'éré 19.76, papa bâtit une nou\.eUe cabme 3 sucre, 
et il aclikie un pouhn qli'il dresse pour les tmva~x. ,\ m m r e  que les 
revenus le permenent, il augmente le uoupau. En 194j, un noinwu 
poulain w pouvoir aider Prince. L1élect.kiré, installée cn 1346, apporte 
quelqiies rinovations ?I la maison. En 1950, la culiure des irajses s'a- 
iouie a u  lm\Taux. En 1960. p:ilia üclièie un c1iev:il polir remplacer 
Prinw, qui es1 mon au Iravail aprias wigt-cinq anncks de labeur. 

En 1957, papa suii des courj polir noir sa cme de ineniiisier et r;r iri- 
vaiüer 3 Québec et à Cévis poiir l ior r ic i  construcdon. En 1966, il vend la 
ferme ei vient demeurer chez Rosaire, qui a aclieiC le magasin de 
Gérard Lübrecque, en 1961. Avec le bois qii'il a préparé depuis 
quelques annéa, il cornnience a consiruire sa r n ~ s o n  en 1967 siic la 
lue du Foyer, tour en émi gardien de nuit c h a  Couture, 3 La Duran~p, 
où il ~ r â d e  jiisqu'en 1076. Nous déménageons dans la nouvelle rnai- 
son, papa, mainaii et moi. hnioioeite, en aokt 1970. En 1380, papa 
rlirige les iraTarn et aide à la consrruction de h maison de son gentlre, 
Lucien ROK siir Ia nie Priricipde. 

11.5 l i  pPri~~eni,ii!i.. rn 197p. Dtixnr. : I~I  r ~.IIII.P : ,\IIIIIC., Manii rr Vanon I &rniiiv. 

2'rdnRi.e : Antlrk ri Lucic Taneiia): Sarlialii.. lLnnich ei trliili Iiil1arrii:i~ h I 'nrri idri  : 
Daniel. Xiu>le, jncqucl, Ijse.lean-Mme, Doris ri Sylvnin Tangiia. 

Noëlla d&de le 6 avril 1981. 1'ap.d deoieure seul 9 ia inaison. il s'oc- 
cupe du jardin, enirerieni la maison, kit de la laicyclene, dc la marclie, 
dii ski de fond l'hiver. 11 u à l'Âge d'Or où il 1,triconrie Mroruie Frddelb?, 
qu'il épousera r]uelqucs mois phis lard, soit le 5 janvier 1985. Au courc: 
de sa vie. il a été président de la ligue du Sacré-Caiur, coiiimisszire d'6- 
cole, aclminisirateur A la Caisse populaire plus de 25 ans, chanve 3 la 
c l iode paroissiale pendani 62 ais, qu'il a quittée avec regret à 87 ans, à 
cause de sa we. Aprk une vie bien remplie, II décede le 23 janvier 1997. 



Madeleine. fille dWl\nhir kiolduc ci d'0dclia Labonié, se niane à l'église ,2L+w 
dc Saini-Raphaël. le 28 octobre 191i1. avec Lkopold, fils d'iidélard p l  v- -TF 

Lalibcrié el rie Clarinii Nadeau, dc Saint-Vallier. Après $ire demcur6s tL 
1. 

Mngt ms à Mon~r~al ,  Madeleine ei L6opold sont mainlenanl résidants de 
Saint-Raphaël depiiis vingt ans. i 

, 

IL:\ pai-~ii~q de \l:idelune @iiïl,a hlivriii: cf hnlii,i Bolduc 

De leur iinion sont nérj dciix enf:uits, AJiM et I.ise. et cinq prtia-erifm~s. 
Al;iiri ei Ginc-iie Chié sont les parents de Diika et des iumeanix Sarnucl 
ei Maude. List est la mère de (leu\- enfma, imilic et Alexandre. 

Alain et Lise oni ]iris la relève au Sei11 de l'entreprise fxmiliale . B I  1 Laliniec inc., sitiiée i Saint-Vallier. : le 
/Cr \!ma% dc liuipii!d laIlben@ ci de %t.lade!cinc Buldiic. a\ 
t3 ,ch ,x,-* 2 -1s- --4$:'C 



En 1961, Lionel se niarie. Eéo ei Ilnimda deriic.iii,ent avec eux pendant 
deux ans. A ce monient, E v  aide sur la ferme ct Ammh voir, avec ça 
belle-Glle, a l'entretien de la rn;iison et appone son aide poiir les soins 
accordés au nouveau bkbb. 

L i o  nnîi le le' ociobre 1909, à Saini-Nérée, fils d'Étierine Larnoiiiape et 
dr M d e  Munard. II est le cintliii$nie d'une famille de huit enfants. 

hnâiirlii ~i;iii à S.ainl-Nérée le 21 ianwer 1913, Elle d'fdouard Lenielin et 
d'l?ugtriie Bernard. Elle esi la si~ibnic tl't~iie fiunille dr onze enfaiiis. 

Léo e l  hmanda vivent leiir e n h c e  dans le 3 c  king de S3ini-Yérée. Lls se 
connaisseni ei, :ru f i l  des iours, l'anioiii naii entre les deux. Ils 
s'époitseni le  26 jiiin 1935. Ils ~ichèteni la terre d'rilberi Mercier oh 
demeure aciiiellemeni leur fils Wonel. I.éo culiiw la terre et Amantla 
prend soin de sa beaux-parents pendrint onze ans. Elle participe aiiçsi 
aiLx tr,tmi de la fenne et acconiplit C\itlcniiiient les irduau rnPnagers. 
Le jardinage esr aussi iinc de ses nunibceuses occupations. De pliis. elle 
61 anentivc :IIIY liesoins de sa petire h i l l e .  

Léo ei i\nimda ont hiiit e n h t s ,  dorit (Tuare sont toiijours \ii\mis, onze 
petirwnfrints et d o ~ m  mic~-pc ' i~ts-eaf?~~~~s.  Lioiiel n$t le 26 fiwier 1937; 
il épouse Gemmi Roy el denieure I Saint-Raphaël. Rapliaël naît le 
2 j juin 19311; il 6poiise Pauline Breion et demeure à Sourh Paris, Mliine. 
tléfPne naTl le 20 jmkier 1941; elle Epouse Lucieii Bouchard et demeiire 
3 Cakeland, Floride. Nornia naîi le j ociobre 1942; elle élioiise René 

En octobre 1963, Lh ei Arnanda dén1éii:igciir au dage .  Léo continue le 
rnmvajl sur la fermc er Amanda garde des pensionnaira jusilu'en 1994. 

hujourd'liui, ils oiii toiijours leiir maison, msii ils demeureni 3 la 
Résidence le Bel Age depuis qiiaice ans. Ils ont céléaré leur 65' anniver- 
saire de mariage le 25 juin 2000. Léo est décFdC Ir.  71  Iévricr 2001. 



I r -  

Lionel, fils de LPo Lamontagne et d')\manda I.ernclio, riair à Saini- 
Kapliaël le 26 Iévncr 1937. 11 es1 l'Sn6 d'uiie h i i l l c  de Iiuii enlaiiw, 
dont qiiaire son1 encore vivants. 

Genima. fille tl'Eniest Roy el de hlaric Roy, naît i Saint-Kapliaël le 
18 juin 1939. EUc est la iroisièinc d'une famjlle dc dix enfana, doni 
ciiiq viveiii encore. 

Dais sa ieunesse, Lioiiel travaille dans les chmtiers pendait I'lijver el 

l'dé, il :ude son ptre sur I I  leme. Quani à Cenima, eue seconde ses 
parenis qui possedeiii uiie ierre au 3c IZaig. Vers l'fige tlc 16 ans, elle 
occupe des einplois corniiie aide m&nagkre, d'abord f Saint-Raphaël et 
par la s-~iitr. à Québec. 

Lioiiel er Gemnia font connaissance à l'occasion du mariage d'Hélène, la 
m u r  de Lionel. Ils se héqueilteni pendani deux a i s  ei ils uriisseni leiir 
destinée le ier iuillei 196 i . 

1-undc dc Licr~iel e; cic i,ciiii;.i. en ]ri87 Dwmi , i;ci!iiïi.t. Panqtt 11ciiie; i i -4 r i - i r . re  

Daniel. Chuidc eii\ndrci 

Ils demeurent avec les parents dc Lioncl pendant deus ais .  En 1963, ils 
achèkeiit la fernie hniiliale au  1"' Rang. 11s consiruiseiit une granSc 
neuIJc en 1974 el une ~iorcllerie eii 1978. Ln 1979. la inaison deven:uit 
iroy peliie, ils se foiit bitir une maison neuve. 1 1 1  1993, ils abmindomen1 
la produciion laiiièrc et se consacrenl i l'élevage des miinaux de 
bouclierie. Ils délaisseni la production. porcine en 1397. 

'i\'ilnts. De cciie unioii naîtront cinq enfaiits, doni quatre ioujoiirs \ '  

Daniel es1 né le 14  juiii 1962 el il iraville à Saiiite-Cliure, chez Marcel 
Morisseite inc. II 3 épousé Manine Leblond. 11s demelireni à Saint- 
iMdüclUe ci ils oni rrois enfaiils. Andrf oohünne Roulé) ai lié le 30 juin 
1967. 11 deiileure à Driiinmoiidville ci travaille cliez Rombardicr a 
Valcourr. Chantale esi née le 24 juillei 1970. Ellc et soli conjoini 
Ilicliard Roy Iiabitcni S Saint-Cenlais ; ils ont deus Filles. Johanie ei 
Pascale. Sancy est née le 1 j jsiiivicr 1972. Elle esi coiffeuse. Elle 
denieure h Saint-Raplidl et p m g t  ssa ne avec Serge Lapierre. 

Les peiiti-&mis de Lionel et Gemnia : ,y5 1 



Cinq géneraiionç de Langlois ont vu le jour rlms Ic- King du Sault : 
J e r h i r ,  Adtlard, Can~ille, Roger (pére de (rois p a ~ o n s )  el Ghislvn 
(pére d'iin garçon et d'une Fille). La dernière résideiicc de Camille 
située dnns le rang du Sault a 616 détruiie p u  le [eu. 

1 

Camille épouse AnIonia Bernard le 4 mm 1935. Us von1 viwe au hc-  
des-Aigles sur iin lot de colonisalion où ils doiveni défricher pour se 
consimire une habitation. ia faniiUe s'agrandit de deux fiUa pendant ce 
séjour de quelques années. Puis ils déniénagent à SUU!; au Thniscoii;ii;i, 
le 4 septenilire 1937. 1)urmt cette périodc, un garçoii s'ajoute a la 
bniiile. 

Les sept garçons de Camille sont mus Che!&ers: de Colomb. Hoger est 
décédé le 9 février 1999. Loreiie et Marie sunr également déckdées. 
Irène ei Denise vivent toujours à Shi-Rapliaël. ;inIonia al décédée Ir. 

&a 1 ?. juillet 199 1 et C m ü i e  nous a quinés le 27 aoUl 1997. 

En 1940, Camille achère la ferme de son père ~delanl,  siiuk dans le 
rang du Sault, auirefois appel6 le rang Sainr-Arihur. Les époux y 
d~meurcnt dix ans. Par la suite, ils achetenr ln terre rle Lorner Leclerc, 
située tlaiis le oiême rang. Onze autres cnlants y naissent, iriais trois 
décèdenl éiüni encore trh ieuiies. 

Camille et :inIonia s'insinllent au \dîage en 1972. Eii plils d'une i,om- 
breuse famille, ils gardeiii üussi Madame Langlois, la mére de Carnille, 
décéddc i I'iige de 90 ans. GmiJJe el ,Antania fêlent Iciir 5Oe ainiver- 
saire de mwiage en 1985, eii pr&ence de leur onze cnFants, de ilingi- 
ciiiq periiç-enhics et de deux mière-petites-Glles. 

I } ~ \ . ~ F I I  , lfo,qc,r. Irei~v, ,~J~!~>[II,L Lu~i i l~c, L~ ILP I IV  U ~ = r n : ~ r d .  
1':irBi.w. Jacques, Ci l la .  Mtirie-Made. Glusljiii. Iicnise, i iur i  ci (;mm$. 



Wilfrid n i t  le 12 sioui 1907 il Sajni-Rapliaël. II es1 le fils d ' h c h i l s  
Lqpierre et d'kigélina Roy. II épouse Marie-Heiiie (Irène) Miache,  (le 
Saint-François de Muniiiiagny, née le 25 juin 1909. 

Ils se marient le 28 ociobre 1938, k couple vi i  quelques années ntec h 
lainille Lnpierre. En 19/18, Wilfrid prend la gouverne dc la ferme ei 
h p o n d  Iiii succède, en 1965. 

Sepi enfants agrandissent la faniille, qui compie aujourtl'hui quinze 
petits-cnfaiits e i  neuf arrière-pe~its-enlants.  U'illrid dCcède le 
13 mûr 1972. ei wn époiisc, l e  15 miii 1996. R3cliel, I'aînéc des GUM, 
décède Ic 27 novembre 1994. 



Léopold I.c:inclin, oi~i~iii;iirt~ de Saint-Geivais, épouse, en 1948, J w n e  
d ' k c  hcrois, dc Sxint-Rnpliaël. Cinq enbits suni nks de wne uni011 : 
Nicole, Denis, Fmiçoise, Fabienne el André. En juiUer 1944, la 'miille 
Lenielin prend possession d'liric ferme situCe au 105, 1" Rang. Cene 
r1cirnii.i-e appüncnait alors 9 R e m i  k n u t i ~ x  

'<.j-! 

Ait 61 des ans, b faniille Lemelin a su [dire progresser ccne entreprise, 
que ce soit par la culrure de céréales, de plailies Fourragères et de fraise5, 
l'élevage d'aiiirnaux, I'exploitaiion de l'érablière ei de 1ü forêt. 
Aujourd'liui, le clieplel conipic 100 iêus. Le rroiipcaii. coriiliost~ d 'a$  
m a u  dc nce I.lolsiein, nt cla.ssiG& et conrrôlé. La produciion laihère ei 
la venw de sujels laitiers soni les principales sources de revenus 

Depiiis janvier 1983, le Gls ai"iié, Denis, assiire la relève de cette fernie 
farmlidi: d'une superflae de 275 arpents, dont 228 son! en culture Son 
épouse, Claiidelte Picard, le seconde dalis cette rlclie. Léopold, un 
reiraité loiijours passionné par I'agriculiure, pariicipe encore aux 
iravaux agricoles. 



@ zé oizc ~emieûm et &ëlln &Zzissan - - - , - - - ~ - .  d 9 (% 

Gr&oire, fils d'Augusle Leniicux et de Célina Roy, i i d  le 13 n i m  19 1 i De celte union soni nés sepi eiifarits : 
II épouse Kaëki Gsson le 25 aoùt 1943 à l'église de Saint-Gervais. Ils 
s'insden~ sur ilne terre sinikt ail Ifr Raiig de S;iint-Raplitiel. Peiidaii 

qi~elqiia annkes, lm parena de Grégoire lubiieiit avec la f d e .  Puis 
ib déniéo;it>,eni au vifiee dans une maison que leurs edants bàiisscnl. 
hu d é c h  dr u niere CElina, son pè r~  Aiipsie revient ierniiner ses joiiis 
avec leur famille. 

En 1376. Gregoire et Koëlla vendeiii leur iene et aclièteni une maison 
au village de Saint-Anselme où habitent glusieuis de leui-s e h & .  Après 
le d k è s  cie son man, le 1" aoiil 1984, Noëlla vend sa maison à sa 6Ue 
hul ine ,  H sc reiir~ &dis une ~iixîson pour personnes âgées. Elle pro6ic 
de ses belles années de retrajlite. 

(,rC~oire. N!ic.Ua c i  le~ir-. : , . i i~ i r i rs ,  I:II dewinbre 10-ci 

kiriiii . hline, Grboiw, N(ii,k;i et Cl6rnerice 
1 l'm?rt : i:Lude. Pîulinr. Ki.imiiric.. HGliinc et :tlwmdre 

Hélhe, é(aii l'épouse <le Roland lloy qui es1 décEdé le 19 juin 1973. Elle 
esi Iü inère de deux enfanls. 

Réjeaine a épousé Jmi-J,ouiç Beauilioni. Ils soiit les parent! rlc cinq 
enkmis. 

.Ahne, (pouse deJacques Côié, csi mcre d'uii enfant. 

Pauline, conjointe de Robert LaIladje, a deux enidnts. 

Claude ei Lise Fmdeiie on1 icois e n h i s .  

Clémence et Marc Brown 0111 un enfant 

Aleuancire. décédé le 12 décembre 1990. était le conjoii~i de Diane 
Rnutin ei le pCre de deux enfimis. 



Josepli, 61s d'Auguste Leilueus ei de Wns Ro5 époiise . h a  Langlois le 
17 scpcenibre 1928, à 1'l:lise d';lrni;igli. Ils s'éublisseni wr Ic bien 
paiernel, au 25, lCr kuig. Us soiii ks parents de dis-liuii enfants. Fiire 
insrniire ces demiers élait une prinrlir: pour celte f a d e .  

- Gahricllc (23-1.1-19291, l'$née, fréquente l'école de rang et, par la. 
suite, elle denieure à la maison polir aider ses piirenL5. Elle es1 
décale  en 199 1. 

- Bibiane (01-1 2-1930) et Rila (15-05-1932) Eréquenicnt d'abord I'é- 
cole de raiig. Elles poursuiveni Iciirs études 3 l'école normale de 
Sain!-Damkii uù eues sont pensiomriires. Bibiaie et Rira font car- 
rière dans I'enseignciiicn?, à Québm. 

- Connd 118-04- 1941) es1 magasinier. 11 occupe un rinploi a la CCS. 
- Zoüque (1 2-01 -1943) est opénieiic d'hélicopiére priiir le gouvenie- 

rneni provincial. il tmvaüie 3 Québec. 
- Lise (3 1-05- 1944) cx-in6nnièn, demeun à Vaocou\~er, 
- Marguerite (23-1U- 1945) est coiffeuse ei ellc dciiieure 8 \lancouver. 
- Lucie (05-06-1947) est ergotiiérapcute. Elle cxerce à Peterbomugli, 

en OnUrio. 
- Bernard (14-07-1918) est baclielier en édiicliiion phyxique. U est 

opéraeur d'liClcopiéce pour le goiivernemeni Tédémi. 
- Fl~lorence (31-10-1949) ai amplo)lée 2 I'immigixtion, h Sudbury, en 

On lario. 

- Daniel (18- 12- 1933) est professeur d'ai~. U ciiseigne au?; hmdicüpés 
iisaels 3 blonlréal. 

- Venancc (Oï-02-193j) est 4tabli sur le birn palernel. II cultive la 
Ferme fmiliali. Toul comme son père, il a dévrloyilit i irie pasion 
pour les clieiaux. 

- Marie (23-02-1936) es! secr6taire m6dicde. 
- Cécile (1 3-08- 1937) enseigne i Québec. 
- ïîicittse (07-10-193F(,l éiair infirmikre à Moniré31. Elle n t  pr6i;ente- 

ment au Poi-rugal. Iltlc possédai1 une liouiiqiie de design el couture à 
Hong Kting. 

- hlarcplle (09-04- i940), ei;-enSei$~:iiaiilri: tir.nieure ail Portugd. 

- Fabien (i3-OGlgjIj esr opemeur d'liélicoptère pour le gouvcme- 
nieiii provincial. U uavaille à hlonirhl. 

- Ricli:ud (14-04-19j3), le dernier-né, eçt décédé 14 jours après Sii 

tiaissance. 

Joseph et Alma ont vécu des jours Iieureux, entoiirés d e  leurs 
18 enfants, 48 petits-enfanis er 27  arrière-peiits-enf;uiis. ~î l ina est 
décédée Ic 20 décembre 1986. Joseph trouve la Me bieii lungue sans 
elle. Tl in la rejoindre le 9 août 1990. 



André Lcmieus ipouse Antonia Pouliot, le 3 juillei 1940. 11 achète 12 

ferme d'llrcliiila L~piesre, en luillei 1938. 11 es1 agriculieiir ei mcnui- 
sier. LI consimir des hâtjrncni~ agricoles ei aussi, I'bcole du Ir' Rang, 
liahitée de nos jours par la Fmiille de Jelui-Guy Tangua?. André travaille 

à l'cxlk-ieur. laissani les imvms dc la leniic aux soiiis de son épouse et 
de ses quxlre enfailts. ijon fils Iriurenl achhe le hie11 paternel en 1968. 
Par la siiite, il acquien 113 terres ai7oisinanies. 

Laurent é~iouse Lise Ldanime cn juin 1973. Ils son1 les parenls de qua- 
Ire enfam : hTLiihaùe, Éric, Fraicis el Julie. 

Le couple possède actuellement 66 acres de ierre. La protliic~iaii de 
g~ains est aurosu&smie jiour la fabrication de la nioiilée nécasaire à 
I'aiimenüllioii du troupvdu de 125 truies et i i'eiigraisscnicnt d a  porcs. 
Au priiitemps, ils exploiteni une érahliere de 3 000 entailles. Dcus 
enfants partageni les iravaus de la Ecrme avec leurs puenis, ei la deus 
autres Ics aitleni 5 I'occsion. 

La relèvc es1 assuree et la fernic contiiiuera dc prospérer. Dans les 
iuinécs ii venir, il y aurri d'auires défis à relever. Nous souhailons qu'une 
noii\d.lr: g4neratioii coolinue la i r d t i o n  îamiliclle. 



Oviln est I'un des quaire fds d'hogusie Lerniei~u et de Célina Roy. Tous 
quwe devienhoni iia jour cultivatcuis dans le icr Rang, m i s  Ovila y 
i~entlisi pu un grand détour. . . 

Après deux saisons de panicipation ailx récolies chez la comniuriauié 
ukrd-dinienne de la Saskatclieivan, Ovda. prend la rouk des États-lrnis a6n 
de s'établir au CoiinecUcui. C'fi t  19 qu'il renconire Racliel Finn, née 1 
I.!lster, conilé de Loibinière, qu'il épouse en 1928. 

Dcimanc Cimien, Madnoie Ixmieui- (,Rachel f i l l~ i in i  etAni& \ I'xritrc: t i i ~ i i ~ ,  R»c!i. \itulc. Norman. Colciir. !;(O, l-ws ït 0;. 

, Le golit de I'agricul~ure le ramène i Saint-Rapliaël, le 15 m. 1137, avec Des dh enlmis, deux ùerneumnt au Québec, bien q u ' h f r i ~ a i n s  de 
déjà quatre periis ArnCricauis. Six auires edmis s'ajoutent pw la sllite. ilaisance, ce sont Guy et Yves. Pour leur part, Rocb et Cyr résidait en 
Ovila décède prématurément en 2960, à l'âge de j9 ms. Abem; Norman et Amans vivent aux 61%-Unis. Les quüire Glla viveni 

égalemen1 aux U.S.A.: Colefle (Géraid Riicl) , Caniien (Jolin BisIlop), 
Aucun des enfants n'émr inlkressé preiidre la relève, liachel vend la h i i ü  (Michel Leblond) et Nicole (Ricliard Leduc). S'ils vivaienl encore, 
ferme à Benolr Tlierrieii (sa mère Valeniinc es1 une Lemieux). e l  Oiila Lemieux el Racliel Fillion aurient &-sept peliis-enfanis et quinze 
s'érablil au village. EUr décède en 1994. arrière-petits-enfants. 



Rénii Lemieus, fils d'Auguste leniieun, esi lie à Saiiii-Kapliaë.1 le 
28 mars 1910.11 s'esi niarié avec Jauluehe Lacroix le 27 mai 1936. 

Remi ei Jactlueline soiii les pareiiis de dix enfants : Marc, Rbjean, 
Lucieii, Deiiiç. René, Lorraine, Jcm-Luc, Gaétaii, AnlieRe et Robert. Ils 
son1 loiis crlcore wvanlç. 

RCmi de\icni ~ropriéiaire de 13 ferme voisine de son bail-pére, bdélard 
Lacroix. I I  vi l  avec sa EamiUe coiiinic fermier, jusqu'en 1949. Pour des 
raisons de sanik, il rend Ili Eerine et s'insiallc au \~illngc de Sriiiii- 

Raphaël. Lc bonheur est de courie durée, car son épouse, ~cquelinc 
lac roi^, déc$de la suite de la n~ssance (le soi1 I l e  enimi, qii'elle 
enipom :ivcc eue le 2 iui.Uei 1950, à I'îg de 33 ms. RCmi tloii assuiiier 
seiil ioutes les responsabilités d'unc si grmde f3rnilic. Ses cnimts snni 
dispersfis ici a 1i. lant I'orplielinat qu'au collège el clitz des pienls ei 
des aniis. Mais Rfmi,  msembleur, conseiw la paiernité de ions ses 
enianis. Aiilor:. la famille dellieu* très unie ci parvieni à bieii s'en tirer 
dans la vie. 



A Z T  "isr,-,~ 
f* À part le irüvnil de la ftrinc. Venaiice a, bieii sûr. quelques loisirs r L-37 coiiime la chasse, la pklie er, plus iard, les lires de clievauu où il ne 

s'en lusse pas imposer. . CC ., 

. 
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- .  
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Yriiuicc ri brmcn.  Ir. I I I ~ I I  i:!. ~ ~ , I I I ,  8~i.ir~:ice. 
n 
cl' 

Pmdc ddms 16 rufi .m sir chm~ux. 
Venince, fik de Joseph Lmiiiei~x ei d'r\lnia Imginis, naît le 7 fhier 1935. 
Carnien, fille de Yilix Cayoiielte CI d'Émilienne Boivin, voit le joiir le 
26 novrruhre 193'. Le ~0iiple Se marie 3 Cienal, en Abilihi, le 79 OCIO- E, 1980, i l  acli&ie une &rabJjère de dix niille enidIles qu'il reveiid 
bre 1960. De CCIIC union naisseni cinq enfants (Mario, Gérald, France, cn 1992. apr$s l ' ; i ~ . ~ i ~  expluif& pcnht onze printemps, 
IsabeUe et M3riin) ei sep( petits-enbtiis. 

Venünce a aiissi 616 conseiller municipal el marguillier. 
Dès I'3ge de dix-sepl ans, i'enancr irai.aille dans des clianiicrs a u  
Quebec, puis en Ontario, En 1900, il se kiir e1lg:t~ci comme opénleur Mainien;uit, c'est sern-reaaic ~ v c ~  percllerons. il i&i des prome- 
de niachineries lourdcs 3 La Sme ,  en dliitibi. nades en rraincatis, des  arade des et des aposiiions. Tout cela se réirEle 

lin :ig&hle passe-ienips. 
Eii mars 1362. il acliéte 13 ferme de son père dans le lPr Rang de Saini- 
Rapliaël. Le iroiipeau se compose de i~iiclies laitieres, de iruics, de 
poules et d'un clieval. Venance est aussi vendeur d'éqiiipenieiiis 63sz.l  
d'6iahle. 

1" rangée : Isakllr, Séb..cn, 
France iman1 Ka): JS*CL 

2. rnnqée : h i c .  Liic. 

Denise, ~îJe.y-.~n. Mnrio. 
h d ; i  ienml ben. 

j. mgcc : Mariin. Venww, 
Cmrrn, Johannc 

Gr.ild 35vc F E h  dans sm bras. 
En rnéd~llon : hli~mc. 



Gérard ( 1913-19881, fils de Kapoléoii S,iicAaud c i  d c  Rose-Anna 
Turcotie, csi né à Grant1 Falls. N o i ~ v c a u - B r i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ k .  >ilnone, fi!k 
dandélard ian~lois ei de LéoniUicr Roy, esi liée le 15 a \ d  1914 à S ~ i i t -  
Rapliaë). 

! , Pi i~ i ro  prisc ton dc i i i . i i  15 . i i i i i i i e m r c  JL iii:in:+;il. 
B.,-% &I - .-/:p..- &dg$ 

La famille de iiotre père esi arrivée i Quebec en 1931. C'est lh qu'il 
grandir ei qu'il iravaille conime plombier. Touiefoiç, sa passion esi 
plu161 dirigée vers le sport, suflout la culture pliysique. Eii 1937, il 
deiieni cliampion nord.rn16iicajn en Iialiéropliilie. Ses records n'ont 
Cié battus qu'en 1952, a u s  jeus dc l'Empire britannique. IJcii(laiit [oules 
ccs annits ,  notre père s ' s i  Iiili une répuuj~ion tl'liriinnie fort. il a dirigé 

des: glmn:rsi-; où il a c:iirrriîrié des éIE\ cs iliri soni devenus climpioiis i 
leur tour. 

Vers 1930, iioire inère s'instzlle i Québec. Nos parents s'y rencontreni 
ei c'est Ic coup dc loiidrc. Ils se marient le 25 jidct 1942. C'cst dumr 
leur $loyige de n o m  à Toronto el aux Cliutes liiapra qiip nos parents 
décideront rlii'un jour, ils retorimcraieni viwe dans cette région. 

En f h r i e r  1952, Gérard ci Sinioiie déniknageni à Saint- 
Cathariiiw (Onrano) arec Icun quaire enfants : Michel, Carole, Gincile 
ci Louise. Norrt: père trahile comme cadre dans un ch:intier maritinie. 
Noire mPre 11éw sa famille ei. plus UI-dl elle tm\;ullera à l'enirciien 
menager tlans iin Iibtel. 

Lorsque nos parenE prenneni Ieiir retraite, en 1978, ils revjennenl 
Iiabii~r au Québec et s'instdlent à Saint-Rapliaël. l'résentemcnt, Carole 
demeure à Buffalo, New York. Ginette, Louise el leurs conjoints 
demcureiii 2  sain^-Caibarü~~. Mes sazurs prnfiient de ioutcç les occa- 
sions possihla pour visiier notre Famille ici inêmc, à Snini-Raphaël. 

hiiiiiiiit: h i 5  I S  hhd;.iii, i . 1  i,:~ P~I:,II!\ ili...i:ii , II:,,' '! ':i,., 1 ; i i t ~ .  voit) 1. f . ~ i i e a ~  

I)crr~Crv ?[IIz> \!~rIie!. bmle cl Loi! iv. 

Cïne phorcl a 616 priw Ic  3 jiiiller ?OU), luri du m n q e  de (ilnene el (II> Srnuid\: Potier. ,')fi 1 
Nos parents oiii toiijo~irs apprdcié les vjsites de leurs petits-enfanrs : 
James Malin, GIS de Carole; Jennifer Scoii. fille de Ginette; Thomas et 
Chanial Comnierford. enfiinrs dc Louisc; Marc, Arinie el C;uillauiiic 
;Micliaud, enfanis de i\licliel ci de Nicole. La Brnille comptf niaiiirmm 
iine arrière-petite-fille, Florence hlicliaud, Glle de Marc ei de Cl~drloite. 



,Michcl, lié le 30 avril 1343 ü Québec, ai le Ws aûié 
de G6rard Michaud et de Sinionc 1,;iiiglois. Wicole, 
née le 6 septembre 1948, au moiiliii 1,fflamrne (rang 
du Saulr), est la fillc aînée dc (i6r;ird Maur et de 
Marie-kna Laaainrne. tous deux de Saint-Rüpliaël. 

La famille de Simoiie Langlois er de G h r d  hiicliatid 
qiiiiie Québec en 1952 pour s'installer ë Saint- 
Cailiarines (Oliiario). Nous IIOUS soliimes rericcin- 
irés. Micliel er nioi, à Saint-Raphaël, au prin- 
rceips 1968, lors de ses vacdnces chez son oncle 
Caniille Laiiglois. Nous nous soirimes mariés à 
I'$iise de Saini-Rapliaël, le 17 juillet 1970. 

Nous a~oi is  viicu nos six liremitres années de vie de 
couple 5 St-Catharines. C'esr d'ajllciirs là qu'est n t  
Marc, le 30 mil 1971. ci Annie, le 12 octobre 3975. 
En 1976, nous sonimes rneriiis à Saint-Raphaël. 
Guillaunie, noue froisièrne enfant, es! né à I.&vis, le 
2% juin 1982. 

Di1 cbté professionnel, bficliel a iriivaiUé comrne cadre dms diffirenis 
chiuitiers rnarilimcs, en Ontario, au Nou~le;iu-Brunmick el au Québec. LI 
a aussi occupé plusicun fonctions niaiquani la vie piiblique de Saini- 
Mphacl, h s  le domaine scolaire ei niunicipal. II poumit son Unlilica- 
Lion, comme niaire de notre p*oisse ci dans d'autres cir!::iriisnies ail 
niveau de la MHC de Deliechse. 

Nicole continue préscntemenr sa carritre cn enseigiiemeni de itm@ais, 
langue sc~ondc, à L pol)~denle de Süint-Vanuen. Quÿnt à nos enfanfi, 
Marc cnsiiigne les maihématiques diins une  école secoiidaire dc 
Porineuf, alors qu'kiriie enseigne l'anglais, Iiuipie seconde, dans iioin 
cornnussion çcol;iire. Giiillaume polirsuit ses Chides eii sciences de la 
nature. Edn, nous sommes comblé? par la ~ I i a l i t é  de notre p ~ i n i e r e  
petire-Mlc, Florence, née le 25 juiflei 1995. Elle esi 1ü Glle de hlarc et (le 
Charloite BeUcaii, wn épouse. 

Heureux 150c à tous 1s citoyens 
de Saint-Raphaël et ii nos visiteurs1 



Maiinwi Moreiiq, EIs de CJéoplias ei d'tllr"iina kmeljn, a vu le jour 
à Saint-kphaël le 25 décembre 1920. 11 renconire Sirnone klwiir 
à uiie fêtc ct sucre, au GitiMer. Simone est In fille de ThéopIlile 
Arbour et de tc;dh Roy. Elle es( née le 22 janvier 1922. 

11s se rnnrieni le j novembre 1341 De leiir iiilion soiit 116s : bureiie. 
Colente, Cldrc. Louise e l  hlaurice. Leurs eiifëou se marient : hurciie 
3vec   mi ch el 8rousseaii. Colette avec ckt-ry Couiure, Claire avcc Ronald 
Bolilut, Louise avec Rocli Paré ci Maurice avec Liice Bonneau. La 
fmiUe conipreiid <luatone petib-eofai~n et ncuI arrière-petitc-enbnis. 

Maurice ei Simone résident au 128, nic Priiicipale. jusqu'à ce qu'ils sc 
consiruiseni tint. noiivrlle demeure ail 426, boulevard Saiiii-Pierre. 
hlaurice débuie sa camèrc cainmc barbicr. Puis il ~ra\~aillc dans Ic 
imispoit du bois diiwit pliis dc viingi ans et. par la suiie, polir le mi- 
nistkre des Transpons. Avec la coiiililicit6 de son épouse ci de son fils 
hlaurice, il gère la conipagnie d'autobus scolaires iclaurice Morencp 
Tr~nsjiort inc., qui devieiit une alTaire laiiiilide. 0ii l e  voif aussi pro- 
maire, consciller municipal dc 1 ) j O  à 1977 et présideni de commission 
scolaire de 1952 1 1960. I I  est clieiadier de Colomb depuis pliis de 
trente ans, 4~ rleyd. Il f i t  pariie tlii Qub Opiirniste ci plus cncore. LI a 
El6 aiissi très actif au iiircau élecroral. Ses ferres ?I bois et les animaiis 
oiit aussi eu une gr~iidr. ii~ilîcinariçe dans sa vie. 

Nc croym pp;is que Si i i~c~nc  a é d  inüciivc diinni iouies ces ;utni?s; car si 
Mauritc 3 pi1 en faire ailmi, c'est qi:'il avait une knime de m u r  a ses 
c8iés. 



Les ancétres de Guy Moiitminy, di1 côié maternel, c'esi-à-dire les 
[ioldiic, sont dans la région tlcpuis déji plusieurs décennies. Son 
ëncêire connii lc  ilo os 61oif;rii: se noiiirh:iir Fmiçois-Xavier Rolùuc. 

Guy Jlontriiii~y, né à L2 Diiranraye Ic 22 août 1955, demeure a Saiiii- 
Raphakl depuis 1984. 11 es1 I'aînt de la famille de Cecile Bolduc el de  
Lucien Montmin): 11 es1 propriétaire de deus entreprises: Transport 
Montkar cl Borne Expn~ss. Nailialie Blais, de Sainr-Anselnie, née le 
29 mai 1970, est venue s'installer avec Cu}: en 1983. ~ujourd'iiui, ib oiil 
deiix enfants: Alex, né le 6 noveinbre 1995, et Marilyn, née le 
1-i a d  1997. 

Revenow à I'ancêlre François-Xavier. Sa maison, siilibe dans le 5"ang, 
est auiourtl'hui la propriélé de Gilles Bvlduc. François-Xavier 6poiise 
Eugénie Morin, institutrice, le 22 j:uivier 1889, en l'église de Sain!- 
Raphaël. De leur union son1 ni% huit enfants, dont Arthur, le père de 
tiillcs, qui est dciiic.~irC siir le bien pa~erncl. imilien, Béhé de son 
surnom, est le dernier de la tamilie, élan! né le 4 juillet 1906. Il a 
épousé Alplioi~sine Rouüard, dite la Brune, le 9 juillet 1923, en I'égIise 
de Saint-Raphaël. Ils wvenl aux l ? l a ~ - ~ n i s  pendant lin an, puis M e n -  
nent habiier au village de SaincRaphaël l'année siiii?ante! pour (inale- 
ment aclicrer la ferme de Paul r;~niidilre, situGe dans le rana rlu BELS, 
en septcinbre 1933. Alplionsine Bouffard donne iiaissance i seizc 
enfanrs, doni un décède en lias âge: Aine, Robert, Alexandre, Ç é t i l ~ .  
Yoëlla, Jean-Paul, Philippe, Jcaiiiiine, Rose, Suï;inne, Ida, Doris. 
hiirmand, Julien et Réjean. Souvenons-noiis d'firnilien comrnc d'un 
cliaud pdsm IibCrnl. 



Guy Montmin). et Nathalie Blais (suite) 

Cécile. la deuxième fille de la famille, alors @ée de Mn$-deuu ans, a 
époiisi. I.ticieii hloiitminy, vingt-qunlre ans, uii m e i ~ ~ ~ i s i e r  de Saiiit- 

Micliel, le 1 I iiiai 1955. Ils on1 toiiiours viicu à La Dumuyye eei ont Iiuii 
enfanis: Guy Yves, MuieUe. Lye, Mariin, Jean, André el Renb. 

Merci I;r:~iiqois-Xavier, piiisse cene lignée se perpénier encore pliisieiir'; 
mii~bes! 

L i ~ . ~ i . .  ri,,i.i~iiiir er M e  Boiduc. Ic jour de leurs nwa. le I I  mai 1955. i\ d ,x-* '-.*~n-, ' -  &G/& 



Laiirhi, fils d'Alphonse ei de Denise Mercier, i i5i  le 22 juin 1910. fimi- 
lienne, fille de Cléoplia Cuuloii~be et de Lucie-hna Grenier, vieni au 
monde le 16 septembre 1313. 11s se niuient l'@lise de Sain[-Raphaël 
le 16 octobre 1937. 

De cetie union, neuf ~ n f a n r s  naîiront, doni huit  \~ivanis (Nicole, 
Claiidette, Jacques, C h e ,  Cmolc, Aaiii, Agüdie (II AndrCc). Kormand 
est décbdt à l'âge dc 2 mois. In fxniille compte aussi ving-deus pciits- 
erifants et vingt-deiix arrière-pdits-eiifim~, 

Le couple s'inskile sur la n ie  Principale, à Saint-RapIiaël, puisque 
Lzuréar a dkjà acheté la résidelice. La beurrerie s'y trouve égdciricni. 
Lauréar exploite la beurrerie durant une trentaine d'années. Ceiie 
enveprise lui permet d'emb~uclier deus employ6s diirani une vingtîiric 
d'minées. 

%%E%@%E%zB%%%:5%EREm%m%m 
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:O, Bellechasse 

Apfk la vente du commerce, il irÿvaillera pour O .  Coulure Pi Fils tlumt 
cirirl ans, avant de s'accorder une retraite bien inéritée auprés de son 
épouse. II est décédé le 10 aiTi1 1983. Quant i firniliennr, après avoir 
élevé sa gi:itide lmi.iie, elle a iravillé chez Creenberg. à Livis, ei au 
Foyer de Sani-Rxpliaël comme préposée aux bénéficiaires. EUe a iou- 
joiirs demeuré d;ms sa inaison ~usqu'3 sa mort, le 5 septembre 1998. 
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Albert, fils t1':liibert Paré et d'Alvinia Bélanger, naît le 8 amil 1913. En niai 19j2, Ic couple fait l'acquisition de la boulangerie de Polydore 
hlaiie-Anila. fille de P1iil.i~ Langlois et de Marie Bernard, d'Ami%h, Cossehi, au village, a c'esi Ià que les tleux derniers enfalis naisseni. 
vieni au nionde le 27 féwiicr 191 2.  C'esr le 29 jiiin 1932 qiic les cloclies Pendml 17 ans, iouie la 
de l'église de Sajnt-Rapliael soniieni pour miionccr leur rnaria3e. De famille iiiei la maiii à 11 
certe unioii iiaisscnt douze enfanis (Guy Jean, Jacqiieliiie, Ljoncl, pite. Le commerce es1 
Moiiiqiie, Lineite, hiarcel. Roch, Janiiie, Marielle, Dmielle et Denis), expl0it6 avec succks el  
vingi-rrois peliis-enfants et onze arriPre-~ieti~s-enfm1.s. c'est en 1970 qu'on 

ferme définilivemeiit ses 
Au déhiii dc son mariage, le coiiplc s'lt~élii à Saint-Nérée où Ahert portes. On se s o ~ \ ~ i e n i  
cserrce le métier de boulnnger. l'est là que leurs [rois premiers enlanls q u ' i  chaque aprls-midi. 
naissent. En 193;. .Albert aclilte la lemie (le Paul iacrois, siniée h n s  le lorsquc le pain 6tait 
1" Rang dc Sdiini-bphüël, et le couple Paré-laiiglois s'y inside pour retiré [lu four, une 
uiie période de quinze an$ oh sepi aulres en fan^ niiisseni, En plus de agrbahle odeur trans- ; 
I'csploitcition dc la ferme, :\lhert travaille au  Chantier de Lauzon. portée pa r  le venr se 
En 1948, son père, Aubert. lui  cèdc son riiétier de postillon qu'il dégageai1 par la cliemi- 
exerpt  depuis 1028. Abert assure les liiraisoiis jusqu'en 1980. née et SC répmidaii huis 

ioui le villqe. Lcs $r:ris 
en parlent encore.. . 

une camclér,siique y;v- Lj I " ; u % ~ ~ I I  iiI!~jje. en l T j 3 ,  j u w  xb:u~t itnc Iiir~~<rin dr plun 

iiculiére cle cene famille 
est soli amour pour la nkusique, que leurs parents leur oiit rrdnsnlis. 
Chacuii s'y laissait bercer. C'est dans la iniisiclur qiie les cnfiinis grandi- 

.%Ci 
reni, ): lurent Iieureux; ei c'esi elle qui les rasçcrnhle encore Merci à 
nos parenis pour ce bel Iidri~age. 

4 Pliow pnw lors du 25' mninh.t.rs;iire ( 1 ~  rnari:ge di. I~netre ci dr kii11-4ndrB Goiipil. 
Dwmt : Jacqueiine, hiil-hidr6 Goupil, lineiic, Manp.4n11a el ~tlhm. Jm 
h l'anikrc : ihrcel, Denis. hloniqii~. Jcannine. Gu!: h i c l l e ,  Lioncl el Rw.h. 
En rnFklillon . Mrietle. 



Jean-Roben, fils d'nilberi Parc et de Marie-ha L?nslois. nYi le 7 juin Par la suire, il s'acliela un camion polir travdicr au  SEI^ de ln compd- 
3935. Marie-Paul~, fille dc Cliarles :tsçeUn ei dr Cécile Bl:iis, naîl le 3 gnie de croustilles 1.lurnpi-y D u m p .  Peiidani rouces ces minées, soli 
mai 1940. Ils se mwièrcnr à l'église de Snint-Vallier Ic 25 iiiillei l9j9. kpouse Ic secoiida clails s a  rrwaiis de comptabilité, jusqii'en 19%. 
De cene union naîlront deus enÏ;iiirs : Joscltr (Denis [.chlrindj, Nathalie 
(dain Morin) et trois peliis-enfana (Vaidne Lehlond, Marc-Antoine el Hoqiitahsé à quelques rcliiiws pour des problèmes (le santé, il décéda 
Jmn-Ben09 Morin). le 30 juiüei 1989. 11 Iztiiisse en Iiérirrige a ses hiles et ses petirs-edmiis Ic 

gudt de la musique. 
Les nou\e:iin: mariés s'installèrent sur la rue Principale 3 khi-Kapliaël. 
Jeu-Robcn étai1 un bon musicien. Aucun inslnimciit, auciinpi niilorüe 
n'avait de secret pour lui ! U était aussi un lion boulanger. 11 aida son 

M 
pkn pendant plusieurs ;~nni~+s à la I~oiii;rngerie fmiliale. 

Marc 
Demi . Jt.an-Benoîi.) 

,-Anroine. Marie-Psiile 
ei Vdlnc. 

ljemibre PUT : Aiah, 
Kahalie. JniRriç 

el Denis. 
En rnértzillon : 

Jm-Rnher l  Pari>. 



Armantl. nC le 9 féwier 1936, esi le fils d'Adjulor ei d'i'vonne Tliibault. 
J;icqiielinc, née le 26 a d  1940, esi la Ne de Rapliaël Guiüenierie et de 
Jeannette Roy. Ik se $on1 unis par le mariage le 14 novembre 1959, eii 
I'égiise de Saint-Ripliaël. I)e leur unioii soni nés cinq eiilm~s. 

Sylvie, née le 27 avril 1960, occupe la fonction de préposée aux bénC6- 
ciëires ail Foyer de Saini-Rapliaël. Son conjoint esi Simon Blais, de 
Saint-François. Leurs edanls : Marc-hdrE el hlarie-~llichèle B1;iis. 

h d r 6  esi nP le 30 aodt 1961. L1 esr rnaiiieureusemeni décédé acciden- 
lellemeni le 20 iuin 1981, à Erlnioiiinn. en Abem, i I'@e de 20 ans. 

Micheline esi née le 19 novembre 1962 Ellr occupe la forictioii de in- 
miiieiise en bijoucerie a u  lrnpom~ions \qncent kbour. Son conjoinr esi 
Bernard Outil, de Saini-Raphaël. Sa fiUe : Catlieririe Guillemeite (Elle de 
I'airice Guillemette) . 

Michel ai nb le 7 octobre 1964 11 est ponipier à lp ville de Cham): Sa 
conjointe est mrie-Claude Mercier. de Cli-my leurs enhu: : Plilippe 
ei M d n a  Picard. 

jem esi né le I O  août 1965. Il im~alle  comme opérateiir de presse chez 
Inglis, hlontrnagp Sa conjoinie es1 Nanq Ciiillenieite, de Benhier-sur- 

Parlons inAnienam d'hniaod et de Jacqueline. 

Armand commence im~;uller comme commis k Clova, en Abitibi, Ilvis 
les années 50. Au débui de leur mariage, le couple est restauraleur. 
Ensuite, Armand es1 aussi caissier à la Caisse populaire de Saiiit-Fraiiçois 
de hlonrniagny, penhir cinq ans. En 1974. il aclièie l'épicerie de Rosaire 
i d a m m e ,  sur la Rouie 281. En niêina tmlis: h m d  jumeUe la fonction 
de secréiaire municipal I celle dc chef pompier (1965.1990). Son 
emploi de secrétaire d6buie A sa rkidcncc dc la Côte di1 Moiiliri pour se 
poursuivre i leur Cpicerie et, niaiiltenani, b i s  le biirenii acniel du Clief- 
iieii. Uii emploi qu'il occupe depilis wigi-liuit ans. 

Jacqueline es1 aussi une Femme lrh active. Elle a m i r é  comnie pré- 
posée aux bCnd6çi:iircs clüns l'ancien foyer de la rue Saiiit-Paul, h Saini- 
Raphaël, et à 1'AÔpit;il Saini-Sacreineni de Qiiéliec. Elle a iiussi imvaillé .y(jfi 
dans la resraumlion ei à l'épicerie qu'elle a mt aimée. Eue est excel- 
lenie cuisinière et, dans ses loisirs, clle airne bicn bricoler. Aujotird'hui, 
Jactlueline s'implique beaucoup auprès des FermiPres, de I'Eniraidc ci 
dm journal local L;i Rzfale, à Saint-Raphat'l. 

Merci d'être de si bons parents. Bonne retraite à vous deux. 

Mer. Leur enfait : k idré Piard 



Ils s'éiablisseiit d'abord sur la ferme paiernelle à Saint-Sérfie, et y 
1i:iliiii~iit pendanl quaranie-trois ans. Ils donnent naissance i Koch, 
Lorraine, Louise. Caroie, Jocelyn el Pllatliiilie. Ils ont liuit pelia-enCm15 et 
un miérc-pclii-eiikuit. 

Roberi t r a v d e  dix-sept ans cunime bûcheron à Clova, puis dix-çepr 
autres aiiii6~s pour les Constructions Breion, de Saini-Nérée el, e d n ,  
uiie ùizaine d'années au Clianljer de taiizoii. II prend une rciraiie bien 
mCritCe en 1992. 

[ G I  ' ) >  
Ici I I I~L.~-\ d'or tlc I;ii!ltr~ EI  de IioIlmdt, cl: 1 % 1 ) ~  dl \l.!r\ ? l ~ i i l i  ioiç! ciriil f ~ l i ~ l ~ l t l o l ! . '  \!.II'Ic. !011.'1. l~l.liit:!ti. lil>iflMllli I'c~~!I:.L llï 1.1 i ) ~ l l . ~ i . . l l l r ~ l .  ',b 

d;? ï, G F"r/ I<iill:md~ C~Ihaui celle heiil le Iiehi.1. la 2 ~éiicriüi(in, br.r.un~. l~ii.-ii.d. In 3.. >un iil' 
.+JE-- m4!, C!irisîiui hlnrriswlie, la -1, el. d m ,  hCb6 Loui~David, la i e  jiCnér.itinn 

Robert est nd le 75 janvier 1928. 11 esi le fils d'hniile et dLÉriiilia 
Leinelin. II grandit ail 2@ Rang à Saint-Raphaël, voisin de Kollande 
Godhoiii, née le 5 mai 1929, qii'il épouse le 19 juin 1948. Elle es1 la Gle 
d'Adélwd Godboiit el de Marie-Louise F d e i t e .  

De son côié, RoUande vaque B de multiples 
occiipaiions, tels le soin d a  eiifanis, ic. k d i -  
nage, la ferme, l'élevage ei Li i.ciite tlc poii1cr.c. 
En l'absence de Roberc. Adélard vieni preiidre 
pan aux in\laux pour donner un coup de inriin 
i sa iiUc. 

En déceiiibre 1390, Koben et RoiJande aclièien~ 
une maison ail 12 1 ,  rue Priiicipalc, à Saini- 
Raphaël. Ils soni fiers de [aire partie des 
Raliliaëllois de notrc po isse .  



Roser es1 le fils d'Adiutor Uulcs) Picard et d'Yvonne Thibauli. 11 est le 
iraisiCrne d'uiic fmille de neuf enfaits (sa gai,r.ons ci trois filles). II est 
né Ic 16 aoiit 1929 et a fail ses énides à I'école SAni-mliur, 'd Saiiit- 
~ l i a e 1 .  Tl commeiice à tra~~ailler dès I'ige dc 14 ans : il acconipa,?ne 
son père dais les clianlierj à Clova. Par la +-uiliiic, il devieiii caiiliniineur. 
Une gmw opci.r;ttion l'oblige finalement h changer de inéiier ei il devien~ 
ainsi lin hahile menuisivr. 11 csr fier de son invail. 

À l'âge de 2 1. ans, i l  épouse hiarleleiiie Goiiiliirr, Ic  16 juin 195 1 ,  
Madeleine est la fille de IVtUie et d ' A h  rbseljn. EUe esr la Iiuiiitmc 
d'une famiUe de seize enimts. 

De leur uii ion iiaîtront ncuf cnbnts (sepi garqons ei deux Filles) : 
Réjean, Diane, Laureiit, Gaston, Mario, Alain, Daniel, Riclixd et Géline. 

Madeleine apporie son riide pour laire vit~e famjlle. Elle travaiUe pen- 
d m i  treize ans dëns la miauration et dix-sepl ans comnie cuisinière au 
Foyer de Saint-Rnphaijl. 

Aprhs loues ccs aniiées de labeur, i ls profiieiii d'une retraite bien 
niéritée. Ce sont de belles années qu'ils virent, entourés de leurs du- 
neuf perits-cnfmts et d'unc ai-riEre-petite-fille I chérir. 

DtnlCrt . R~I~III, Akirio. I.;t11rr11[ G;~s[on, ll:fn~el cl \i:i~s~ 
.:j'; / 

iiladeleiiie csr terrasée par ui i  infarctus en 1995. Quant à Roger. il 
dtcéde le 12 r n ~  2000 d'une iIironil>ose coronarienne : dure épreuve à 
ir;ivemer, milis Dieu décide de [oui e i  iii:ilgré ioiir, la vie coiitinue. 

Merci nion Dieu de m'avoir donné de bons enfmis; i l s  sont ma raison el 
ma joie de vivre sujourd'liui. Un jour 13 Cois, aie confiance cn rlemain. 



Paul voit le jour il Saini-Raphaël, le 13 mars 191 7 .  11 est le ôis de Paul 
Pigeon et de Laun Girard. 

11 renconire Ida Roy eri 1938. Eue esi l a  Elle de Napoléon Roy et de 
Marie-Louise Montminy. Elle est née le 4 janvier 1/24, imagh. 

Us se rnarirni en 1942 el vienncnt s'insialler dans le rang di] Sauli, où  
Paul s'csi aclieté une ierre Ii l'âge de 20 ms, en prévision d'y élever une 
fandie. 

De cene union sont neS neuf etiFmts : Lise, Feinand. Marcel, Pierre, 
Doris, Micheline, Gabriel, Isabelle et Simon. Cette u ~ ù o n  dure depuis 
58 aos. Paiil ei Ida denieureni niainienant au dlage de Saint-Raphaël. 

,A<<l5 :i l A i r n t   IL!:^. l':il11 L,I >ll!l-jll. 

1 I'mitrriere : Gabnel, Irm, f ions, kentuid. hliheliue. h l m l ,  Liw ei Isabelle. 



Adliilor. f i l s  de Josepli Raby et de Cédulie Beaudoiii. est iii le 
5 avril 1909 à S~nc-Raphaël. II es1 le  quairième enfani de 1:i famille. I I  
épouse, le 26 aoCit 1943, à l'église de Saint-Brphaël, Rose 1.apir.rre. lille 
d'.lrchdas: ei d',ingéliiia Roy. Ils on1 quütre enfanrs, dix petiis-enhi& et 
six ;irrii.i.c-petiis-edan~s. 

I A , ~  i i i t: i i i ts. Kr.iic. Mmcl.  Dons ci l i w h  

J ' le ieune couple s ' y  installe après soi1 

..rd/ mwimge. Ils font de Ir wnie du Mi leur onil- 
Y -~ ~ 

cipale soiirce dc revenus. Adjuior est aussi 
nidtre cli;iiiire. 11 esi marguill~er, conseiller. 
receiiseur e l  direcieur d'élections. 

I I  vend ses miniau. en 1968. U demeure sur 
sa ferme. II acliéie un aiiiokus scolaire ei  Fdt 
l e  rransyon des écoliers du Irr Rang durait 
plusieiirs imnées. II mcun i son doiiiicile, le 
24 juin 197 j, à l'âge de 66 ans. 

Kose denicure a Bmunioni. Très :ache, elle 
clierclie iouiours quelque cliose à faire. 
l,'éié, ellc f a i ~  un grand jardin qii'elle enire- 
tieni avec passion. EUe embelli1 I'eakieur de 
sa niaison de niagnifïques fleurs. 



i hmt  Rélmnr (née le i luln 1944) Hyacinrhe ( n k  le 16 aodi iw7 eri dkedGe 
1' 17 iuilltt~ lW91. Rolande (nec Ir 1 l u i r i  19W) ;\ 1':irrji.r~ .\dntn ( n P  le 20 
.qI~mhre 1938). Rira (née Ir 3 ~&JI<T 19MI. Roger (né le 30 mai 193') 

En rn~dmllon : tintnine, né le 14 dkembrc 1903 61 décdé le 2 1 f i e r  1903 

! ~ I T ~ < ' , I I  13111 ?1iC? I J L I I I I C I T \ Y I I ~  ( f< l :<Tl~> k! i ?  ]~II!~c[ J: lSOj 

et leur fil>, Jmn-Pliilippr. 
Kth cl J~..ui-H.i[i t i~tc \acit?iu (rn%iiribç Iç 1 j ~iiiiier loi21 

ri Ivtin ~~ritaiiix. Denis. Isabelle el Mclisz 



ClerniCnégiJde RérniUud ( 1  894- i964),  Fils d'Ilennén6gilde er d'tmilic 
Lepage, se iiiarie à Saint-Rapliaël, le 25 iiiai 1915, avec E r a  
I.cmeliii ( 1 S94- 1987), GUe marc Lenielin et de Florida Boulin. 

Reriiiéni.gilde esi agent de la police proiiiiciale, de 1939 à 1944, et 
tiansporieur de courrier de Sainr-Vallier à Saint-Rapliaël. D u m i  Ics 
i ~ n é e s  40, quelqiies-uns de ses 61s ci lui-même posshdeni irois akitos c i  
quatre autoneiges (snou.) pour condilice les voyageurs. kladaiiie 
Rém.iUard esi toiijours lh pour ses enfimis ei ses peii~s-enlanls. Eue es1 
iigalriiieni très accueiUm~e pour ICS clienls en anente de leur taxi. 

I)e celic union sont nés : LEopold, ,bmand,  Roland, Eudore, Allieri, 
hneite,  Jeanne (dCcédée à oiize ans), Lauréat, Thérèse, René, h7a, 
Ahne ei Eugène. 



Né le 8 févricr 1947, 
Jem-Guy esi de la 9e séné- 
ration des R61iiiII:ird venus 
s'insidler au Canada, vers 
ln a n n k  1650.11 esi le 81s 
de Loiiis Rémillard ei dc 
(;el.iii;uie Lamw. 

Parmi les dix enfants de 
Louis R&millard, Jean-Cuy 
est le seul résidani de Saini- 
Rapliai:l. Le 24 juin 1972, il 
prend pour epouse Gincite 
Cadrin, native de La 
Duraiiiaye, e l  fille de Paul 
Cadrin et de Monique 
Boulanger. 

De cvire uriioti n:ii\wrir quarrc enfants : Nancy (le 12 mars 1974), Francis 
- - (le 20 inai-i 19961, Judilli (le 19 ~ i i i n  1978) et Mtlbne (le 29 novem- 

A r  i' 

(q "2 1' .- 
Ml bre 1979). 

7\ - FII I ~ T . J ~ - ~ , I I \  1 I,I ILIIL qc I I ~ I I ~ I I : .  Pour la faiiiiUe R é m h d ,  Saint-Raphaël coiitinue d'être le poini d'aiiachc 
9 r~~ , dr no5 rencon~rcs f~iiiliaies, 

F r ~ i c i s ,  Gineue. Hylène. Jw-G$ Jirdith a K a n ~  



Paul Réinillard, fils dc W7ibe et dlAugusline V~rniede, dc Saini-CewJjs, 
unit sa destinée le 30 juin 1948, à Florence Boutin, fille de Ceorges 
Boulin ei d'dexina Bisson, de Saint-Xérée. 

il:, i.i.tabiisseni dails le ruuig Sainie-Catherine siir une iermc acheiée 
i10E\a Lafiamnie. 115 y viveni plusieurs belles années ensemble, à culti- 
ver cetie le1'i.c jusqu'à ce que Paul tonibe ni;ilade et decède, le 
16 aofit i974, 1'5ae de 5 1  ans el 1 1  mois. 

De cette union sont n h  dix enfants, vingt-cinq petib-eiifants ei une 
arrière-petite-6Ue. Voici le nnin deç enlants et d a  petits-enfmls : 

- Nicole (leai Gendron) : Mélanie, Joiiathm. 
- Lise (Armand kouh) : Lilime, PriciUa, Gaiun, Clirishne. 
- Deriis (S!.l\ie Tangay) : knje, MarieLine et Clu-istian. 
- Gilles (Syliie St-Pierre) : h ic ,  Dme. 
- i't~iiii (Syljie Noël) : Sébastien, Marhieu. 
- Marcel (Fmicine Tanguav) : %nia, Dabici, France. 
- kwole (Aiain Taiiguay) : S!h:iiii, Julie. 
- Li1.i (André .\sselin) : Catherine. 
- iilarlin (Lucie fimond) : hliriarnme, Olivier. 
- rilain (Ndiahe Lapointe) : Kim, Marc-Antoine, Gabriel, Mnceni 



- 5  21.73 Ndaoniains, le rrawil effecfué par Jeanne est tout aussi indispensable. 
/r" - - - Relèveni d'eue le i r a d  de la maison, de l'étable (car Foriuiiai s'absenre s - ri - dii malin au soir) et de l'éducation des enfants. Par surcroît. c'est à elle 
7 AW-~ - - (lue rci- ic~eni  les Gclies d'eriseniencer, de sicler,  de ramasec ei de 

Fortunat, fils de Joseph Ricllard el d ' h n a  Roy, nu7 le 15 avril 1909. 
Jeanne. son époiise, nai? le 3 juili~i 1918 à Saint-François. Ce jeunc cou- 
ple se niarie à Québec, le 16  jüri\ier 1960, en I'église de Saint-Rocli. De 
cene iinion ndironi huii enfants : Marie-Paiilc, Raymond, Lise, Plulippe, 
HoLiand, Benoî\, hurent a Jm. k d L u t  de son mariage, ce couple 
indtcis fiabire, tantOt au i7illagr. tantôt au Gravier (raiig Sainte- 
i\izririaniie) pour finalenieni décider de s'établir polir toujours au 
1 35, rang Sainte-Marianne. 

Foriunat a toujours travaillé en for&. En 1940, les gens ne sonr lm th 
bien rémunérC?;. Koire père gagne scttlcnieiii j cenb pour c1i;iqiie biliol 
de bois qu'il coiipe. En 1942, i l  travailli: aussi au Clianlier :\'üvd de 
Lauzon. Enfin, c'est en 13.1,i qii'il achete son pcemicr 101 à Iiois 
d'Edmund Gosselin ei il le coupe l'hiver du~m~. Cmnée suii2aiiie, il en 
?clièie un auire et &si de suiie.. . Il a toujours un petit lopin de bois i 
aclieter 011 3 n ~ ~ n d r e .  Grâce 1 ses connaiss;inccs en forêl, pliisieiirs 

]il(? arpenteurs ghmèlrcs oni recours à ses scniccs dii de delimiter les 
terres 2 bois, 2 Saint-Raphaël et tlans les vniirons. 

En plus d'êfre actricidteur, bûcheron. agriculieur, Foriunat trouve le 
temps pour st5 loisirs f:iraris. la cliasse el la pêclie. U cliasse souvent 
l'ours, car h cene époque; On receiaail une pnrnc pour cliaque animal 
abaiiii. I.'aiiionine venu, il cliasse le cl i~~rt i i i l ,  et pliisieiirs chksseiirs 
urbains vieiiiient chez IIN pour apprendre h dénicher une proie. Il abal 
toujourj un chc.\wuil en saison el. m h e  Iiors .saison.. . Trb  jeiines, les 
enlaiils de Fortunn lui sucçkdent I lans les tra\-fi~x de la fenne ei de la 
forêt. Cei ;iinour de la chasse et de la n m r e  s'est ir;~iismis au Gi dm ans, 
aiLx génénrions suivantes. 

ri.icrrre cti conserves les récoltes pour les protisions d'hiver. Bref, elle a 
tout aumt  à faire de son côté. 

Fortliiia n'a jamais pris s:i rcrraite, car il tr;t ioiiioun demeuré aciif et 
ce, jusqu'i un âge avance. ,490 ms. il prenait régulièremeiit de graiirlcs 
inarches, tondmi la pelouse, pelleiajt la neige ei se iaisaii un immenbe 
jardin. II esi décédé 3 l'aube de I'rui 2000, le 30 décernl>re 1999, des 
suites d'un accident çvlliavasculaire. J m e  Ii;tbite toiijoun la mliisoii 
Familiale avec SPS deiix fils. La faiiiille compte mainienani dix peiiis- 
e n h l s  el quatre mière-peuts-eihis. 



LCtiii est né en 1901 dans l a  paroisse Saini-Quveur de la \)ille de 
QuCLiec. I'?ge de 16 ans, il s'eiirôlc dans I'arnlée pour la guerre 
de 1314-18. Yu wn ieune âge, il csi rciifii~é. Mais .h 17 ais, ses parenls 
doniienr Iciir conseniement, et Léon es1 accepré dans les forces ariiiées. 
Lors de la guerre de 1939-45, i l  s'cnrblc daiis ic répiiiiciit dc L 1  

Cli;iudière pour une période de Iiuii ans. Parfois, il est trois iiiois sans 
iisiter sa famille. 

Son bpnuse. Blanche Girxd, i~ i  i Sdiit-Frdnçois de iMonimagiiy> chez 
ses grands-parents Litoiirneau. Coinnie elle adore la campagiie, en 
octobre 194 1 ,  elle tlScjde dc retourner y vi#e pour le bien-Gtre de ses 
enfmants. Ellc choisi1 Saint-Rapliaël puisque soi1 grand-père, Elzbnr, ct 
son père. hienne, 11 on1 vku .  Eue-iiiènie es1 née au rnoidin Girdrd du 
ienips. .\ 34 ms, mere de sept enfants. rllc rrnonce b tout le confoi1 de 
la villc. Olr est 1ri.s; coiiragpiise puisqu'elle loue uiie niaison srnuis eau ci 
sans ficciriçiié. Plus urd, dëux garçons tieiidroni s'ajouter. 

Blanche s'fit inipliquée d;uis beaucoiip d'assoçiatioiis. Misme accom- 
plie, ses hl lc j  on1 lierit6 de scs t;ilenis. Blanclie est décédée le 24 mim 
200 1. Trois garçons ont suivi ICS trias de leiir père ei se sont enrôlés 
dans 1'armi.e. Tous Ics mrçoiis aimeni la cli ie~e et 121 pêclie. 



 dél lard Roy niûl ;1 Saint-Rapliaël le 5 septembre 1918. il est le fils 
d'hlplionse et d'Herniina Godbou~. JI est I'amni-dernier d'une €mille de 
 si^ enfana. Toute sa vie, il demeure au 3eRuig. 

riline Roy nalt 5 Saint-Kérée le 30 août 1933. Ue est la Mie de Freddy ei 

d'hldina Bernard. EUe es1 entourée de plusieurs $murs e! fi-èrw. ~ I I ~ J I I ~ I ~  . I ,I~IYC, r [  SI I.IIII~IIL. 

Adélard et Ahne s'épousenl le 2 2  juin 1950. 1.1s gardent le bieii paiernel Suzanne, nke le 30 décemlire 1350, épouse hgenur Roy, de Sainr- 
et demeurent avec gmd-maman iusqu'à son dé&, en novembre 1974. Nérée, le 8 jiiillei 1972. Ils demeurent i Snjni-Ner6c. Ils ont quatre 
Ils ont six enfanis: enfanls: Mario, qui partage sa vie avec Ciianiale Rouillard, Sylvain, 

Sinion et Nancy. 

Alphonse, né le S décembre 195 1. épousr. 1;1.:iiiçoise Paré, de Sair~i- 
François de Montniagiiy, le 30 a001 1975. Ils demeureni a Lévis (secteur 
I.:iii/ori). Us on1 trois eiif:iiits: Mélmie, Sébastien el Sicciliis. 



tina esi nCe le 30 avril 1953. Elle épouse Jacques Lcbloi~d. de Saini- 
Lazare, le 14 0ctril:i.e 1977 EUe demeur,e à Saini-Nérée. Ils ont qmire 
enfais: Éric, Sonia, Brigiric el W n .  

Clérnenr est nt le 21 iaiivier 1356. Depuis 1980, il panage sa vie avec 
Diane Bernard, de S;uiii-Hapliëël, b y demeurent. Ils oiit qulire GUes: 

René es1 né le 2 octobre 1958. 11 épouse Lisette Bernard. (le Saini- 
RiapliaCl, le 25 juillet 1981. Ils demcureiit 1 Saini-Rapliacl. Ils ont irois 
Elle: Marion, Cindy et Vanessa 

Dan): célibmire. es1 née lc 22 iiiillei 1970. Elle demeure a l r H  $2 mtre 
puisque son père esi rt.'sirlciit du Foyer de Saini-Raphaël. depuis 
juin SCMIO. 

La famille Roy 
souhaite 
à tous un 

Heureiix 1 50' P. 



Lionel, né le 3 mai 1935, a épousé Huguete aoulfard (décédte). Tl  Gliisl.diiie: née le 20 niai 1944. a époiisé C18nieni Slunk (décédé). Elle 
denieure à Sprkigfield, ~Mass. La FamjUe compte six enfants, sepi peiis- denieure à S;iilir-Raphaël. dus  la iriiiison faniliale. 1.a famille conipte 
enfanans ei deux ar1.i h.t:-pc~ils-enranls. qume cnliults el irois ~ivtirs-eiif:irit>. 

iI~n~4, né Ic 7 juiUct 1936, est marié ijeaiitUneiîorency. Ils deineiirelil Lorriiiric, nke le 23 sepicriihre 1.946, a épousé Denis Martineaii 
i Springfield, M a s .  la familie compte quitire tintanis et itii peiit-enlani. (dkcédé). EUe denieurc à lqAncirnne-ifirelie. EU? a deux enfmls ei un 

1ieti~-enfanr. 
Emnià, néc le 3 septembre 1937, a épousé Rsyiiiond Tliébcrge 
(dEcCdé). Sa demeure est à Deerfield Beach, en l:loride. Elle a deux Diane, né(: Ic lrr Février 1950, es1 niariée Liiureni GiiiUernene. EUe 
cnfairs. demeure 2 MoiiirLd. Elle a trois eiirants et deux peii&-edam. 

Normand, né le i 6 m i  1940, est I'épous d'Ida Labonié. Ils viveiii düns Ginene. née le t 3 inars 1956, est mariée 3 Marccl Bolduc. EUe demeure 
le Con.neciicut. Us ont trois ciif:irits ei cinq liclirs-ciifm~. a Beaurnonl. 

I.uticiiiic, née IF 14 janvier 1943, cst inariee à Jiilien Giiillemctre. Elle 
tleiiieurc: à Miami, Floride. Elle a un enlani et un pelii-enfail. 



Camille Roy, fils de Bonat~niure ei de hlalwna Labrecqiie. esi né le 1.e t r a d  sur la fcniie est hit siirioui le soir BI la Gn de semaine, pucc 
21 février 1914. Il ea le düüèrne d'une famiUe de onze enfai~s. Simone, que le père iravaille dms Ic dornaiiie de la consiriiciion, m6iier que 
fille de Pierre Gonlhier et d'Éva Doiron. csi iiée le 22 novenibre 1920 ;1 plusieurs de ses Cils pounui\lent. Camil le cf Simone cedent le bien pater- 
Augusta, h-laine. Après deux ans de hi.cpen~tion, le 2 juillet 1941 les nel à leiic 61s Cléoieni, en 1975. Depuis ce temps, ils deincurent au wJ- 
cloches soiincnl pour le mariage de nos deux iourtermtu, acconipagnb lage dans une maison quc leurs garqons onr réno~ée.  Ils jouisseni 
d'uiie longue suite dqin\iiCs surioui venus des kts-unis. pleinemeiir de leur rcirfitc ci son( lieurei~x, le dinzaiiclie, qiimuid les 

enCmils vienncni les visiter. 
Le coupje réside sur le bien paternel siiué dans le le[  Rang. De cetie 
unioii naîtront dix enIanrs (Lucille, Madeleine, Lionel, ~aul-Émile,  
Suzanne, Clémeni, Denis. Claude, Ridiard et Dime), ring-ci-un pelits- 
eilEan~s et douze arrière-pelits-eiila111s. 

0 

lirie phoio de famille prix en 1989 



Emest n d  à Saint-Rÿpliaël le 12 novembre 1310. 11 es1 le füs d'rlrtliiir Véronique est née le 6 niiirs 1947 et elle demeure à Sint-Kiiphaël 
Roy et de Mélina Bernard du 3c Rang. II a qiiairc seiirs et un frère II Suzanne est née le 13 novembre 1050 et elle ilerneiire i Saint-Simon. 
aide son père aux iravaus de la ferme. Son père décède subitcnir~iit le Leiie demière est nie à une date ménioralile, rappelani I'accidenr au 
25 diemlire 1934, à l'âge de 5 1  m. Ernest prend donc la rdèi7e et Monl-Obiou où I'abbi: Pelchat est dkédé. Quani i Adrien, il ~t né le 
continue de culliver la terre. 2 niai 1952 er il demeure i huzon. 

Marie est née ü Sizint-Raphaël le 21 mars 1310. Eue est la N e  de 
Kov el de Stela Godhoiit. EUe a neuf Frères el s ~ u r s .  

i n  j~c:l[\-l:~&ll>. Cl1 10s7 Llti MI . ~ l . i ~ ~ ~ , ~ r , l l l . , ~ l l ~ ~ l c l ,  \ I . I~Ic el C ~ ~ , ~ l l l ~ , l t ~  
2; niirir.. Bobbi: Sano et indté. 1)crrihi. : I):uiii,I. S~ili:ilie 1.1 Claude. 

Einest et Marie unissenr leur destinée le 9 octobre 1935. Ils demeurent Ernest dCcéde le 21 a ~ ~ r i l  1969. Marie demeure dans sa maison au 
sur la ferme familiale du 3r Rang. Us cultiveni la terre; c'est un rravdil 3e M g  jusqu'en 1988. À ce rnooienr, elle \rend la terre à Adrien, son 
difficile h l'époque car on ne possède pas d'éqiiipemenis comme gÿrçoii qiii représente la quairi2me géné~~bon de Roy sur celie ferme. 
aujourd'hui Marie demeure sir ms en résidence chez M. Claude Roy, Elle décède le 

lrrmars 1994. 
M;me apporie son aide aux tnvaux de la ferme roiil en prenmi soin des 
cnfanis ei  eue vaque aiuc tnvauu ménagers. e=sl 
Dix e n h b  naissent de ceice uniori : cinq vii:;iii~s et cinq décedés en b a  

- - . -  2ge. Gemma est née le 18 juin 1939 ei elle denieure à Saint-Rapliaël. - -- -- -- 

Eiigène esi né le 5 judlei 1341 ei il demeiirc à Agami.  Massachoseits. 

L, ! ,~:~i , ! le  ~ I ' C l - n v h ~  PI de M : I F , ~ .  ~~4 lsl%7, :bw, ~II ISI I I I I , ,  \ b a r  Y! LYIIIIJI:I 
Uëhoiii . Adrien, Cci-iiiiiilue ci 1:ripFiie En nir~hillun . I:rnc.-.i. 



Ernesi, fils de Bonaveniure Roy ei de Malvina Labrecque, iiaîl l e  
2 1  avril 1905. 11 se marie le 27 aolit 1937 avec Mhe-Jcanne, fiUe de 
Caudias Rtiliot ei de Mar ie -he  Bremn, de hi-hîichel. Duranr 13 même 
m n k ,  i l s  s'étahlisseiit sur une ferme, au 43,  Mg, 3 Saini-Bphaël. 

De celle union niiisseni deux garçons. ficn,é ei Ferdinaid. EII 1969, 
Hervé épouse Suzani~e Ontilfard. Us ont une GUe qui SC noinme Marie- 
Josée. En 1962, Ferdinand épouse kig2le &elin. Ils sout les parents de 
irois fihs : Guylaine, hlurielle et Danp 

Erricai CI .\lai-:ï-jciii;it. c i i i n u i ~ : ~  tii, I E I I I ~  /il\ Ilcn,e et l,e&tlmd. 

Ernesi el Marie-jeanne viveni sur la ferme du le' Kang de 1937 3 1963. 
Par la suite, ils dém&nqent au viyage, au 37, rue Principale. Ils profi- 
ieiii d'une retraite bien niérirée. Marie-Jeanne est décédée l e  
25 inars 1985. ei Ernest, le 2 1 sepiembre 1987. 

À taro tioiis ji~l-tnsilolis ces ixxwx : 
Qua ce i j 0 '  npport~pix, j i i i p  PI bonber,?? 



+ -  - .  + 

1 i. iii:ui:ige d'f:niuai i,: tic. Siiiii)iic, cil 1'15L. 

Ernest, né le 31 inars 1931 (fils de Freddy Roy et d 'Mina Bernard. de 
Saini-Xbrée) el Sinione, née le 29 juin 1934 (fille de Pm1 Roy et 
d'hngéline Bernard) se connaissent depuis toiijours, ayani toujours 
1i:iliirf hiils le mènie rang. AprEs eniiron deus ans de fr6queni;ltions. ils 
se mnricni en 1932 CL, à la suiie de leiir voyage de noces aux hi$-unis, 
ils dccideni de s'iristaller ii Springfield. i\lassacliuseiis, -:i I'au- 
romne 1952. 

Emesi iravade pendant qiielques années duis  uiie inünulaciure dc fer 
pour ensuite se tourner vers la construction, méiier qii'il praiiquera 
jusqu'a sa retraite, en 19()1. Pendant cc temps, Simone s'uccupe de la 

petiie farnillc dijà conmiencee, qui comptera finalement sis enfmk : 
icois garçons ei trois filles, ious natifs de Springfield. C'est en 1975 
qu'Ern-i et Sinione decident de revenir à Saint-Rapli:iFl avec cinq de 
leiirs ciifanis. Ils s'insiailent au 145, rue Principale et apnriissent uiie 
petip maison déjà exishmuite An d'acconimoder toiik 1:i faniille. 

Ernest décède le 14 juillei 1999, Simone Iiabiie la maisoii qui a vil 

grandir les plus jcuiies. 

Lt$ V I I ~ . ~ L I [ X  VI I ~ : L I ~  p.<rrnIs 
h s i d ,  Donald, Ra!iiicirid. Ernt.rr. Simciriv. Dmise, Riid et Loreric. 



I~brecque. Aprb leur rnarizqe, ils s'éhblisseni SUC une Ieime dans le 
2 C  Rang de Saint-Haphaël, où ils I'onden~ leur belle bniille de neiif 
eiifi~its. 

Félix esi cul~ivaieur eL il faii iouies sortes de conmerces : des anjmaus, 
du bois et de 13 paille. Angéiina s'uccupe des cdmis et yarlicipe au>: 
divers tvdvaw dc la fenlie. De plus, elle ira\Jlle très bien .I ln clie- 
niiie ,,, un passe-iemps qu'elle adore. Angélina dkcède te 19 août 1950 
à I'sge de 48 ans, des siiiles d'un cancer du sein. 

AU 61 des anliées, la Fmiille coniinue de s'agrandir; les enfants se ma- 
neni ei oni des enkmts : 

Léonard el Jeannene Lacase, mari& le 24 septembre 1347, ont cinq 
cnlaiils. 

Gédéon et R o s m e  Roy, niariés Ic 30 décembre 1349. ont ned enkmanrs. 
Rosario et Jcaniie-,Aimée Bolduc, maries le 26 ociobrc 1949, ont si\ 
enfanis. 
'ivonnc et Jean-Rnben \7a.llmcourt, mari& le 21 juin 1954, on! cinq 
enlmts el, en dei~siènie noces, liloruie se marie avec ~aul-61riile Jobiii, 
le 3 1 août 1963. lls 01-11 ciiiq enfants. 
Lucieri et Doris Boiiiin, mariés ic 19 Eéirier 1955, oiii onze entai&. 
Ulric et Marie-Claire Despolit, mariEs le 4 iuillei 1959. ont yuaire 
enfants. 
C,millc et Lise GiiiUeineiie, mariés le 10 ocrobre 1964, ont deux enfm~s. 
Lkandre er Réjeanne Lemelin, iiiariés Ic Ir '  octobre 1366, ont deux 

L 8 

tj enfais. 
@2*e- 

Aprks plusieurs années passées au 2c Rang, Félix décide d'eniniéiiqer 
au viUage sur la rue ti-incipale. II y111 jiisqu'au monieni de soi) dLscès, le 

FéLU;, né h Saint-RaphaB1 le 31 décembre 1898, est le fils de Jnsq~li et de 3 ,dl ,183, 
Stella (;odbour II époiise, le 14 pin 1921, Angélina h b y ,  liée à Sani. 
Rapliaël le 20 février 1902 Elle est la fille de Jcitii Raby ei d 'hg& f e = Z Z 3  

Lucien . J~ne -  
! + i m i ~  Bolduc e[ 
Hoîario. Denii.rc 
cw : G i ~ l h n ,  
;Marie- inne 
VtmleRe. Camille. 
Liw (~dlemene. 
hunnt'. ~sul-6mile 
Jobin. hf~rieçlaire 
Duponi. L'ltic. 
RCimnnc Lemelin 
et LI-d~drc 



&Y '@/r"tln 
r 3  La famiUe compie qnalorze arrière-petia-enfan&. 
Qirir" 
I?y 1 -  Par la suite, Pernand uak;ulle comme menuisier, pendant que Rosa, si-1 

? @ sœur, le seconde à la maison pour s'occuper des edmts. II vend sa 
Ik terme à son frère CamiUe ei  termine ses joiirs au village, aymt une 

bonne amie (Yvonne REniillard) sur qui i l  peut ioujoiin coinpter. Il 
dkéde le 14 ociobre 1990. 

i i I i i  uiil ROY et f'wei~ I cidciic. 
F J  

C; @;' 

4\41 fi 

Feriiand (né le 8 jiiiii 1916). fils de Bonaventure et de Malvina 
Labrecque, se inarie le 5 juillet 1939 h Parnbla Fradc:tc (née le 
3 juin 19 18), fille dldjiiior et d'Amérylise Roy. Us s'6tablissent Srir iinc 
parlie dp la ferme hniiide, sinibc ail 4 j, lCF Rang dc Sfini-Raphaa. Us 
y dléveni ensemble leiir famille. IIii 1953. Parnéla décède d'un cancer, 3 
l'âge de 35 ans. 

De certe union son1 nés : 
jeannine (Raymond Rov) vir ii Saiiir-Raphaël et ü cùiq enfanis 
Alplionse (Yvene hnglois) !II à Saint-Germis et 3. quaire rnfmifs 
Paul-,hdré (fcii Sicole Roy) vit à Mon~rkd et a deux enfanis. 
Lucien (Madeleine Couriil) vil à Springfield ei a deux enfanis. . - 
Gilles à Lévis et a dein enfaiirs. 
René (1-lélène Fndene) vit 2 Baiiimont et a deux enfants. 

bis. rir,:!\ i : i !o~u ~ Y ~ I ! : ~ I I ( [ ( ~ ~ . I I X I : ~  Gl!lt', !, I':II~I<,I;I ( 1~n:lnl 1tr.r.1:). 
h Ieiir g:jiiclit. . lui,im ei . \ i pho [~s~ .  A leur (Irol[e :!t:tl~nii~t e~Paul-,lndrf 



Léonard (dis Bé), Cils d'nlphonse Roy et d'Hernuna Godliout, ndi le 
14 avril 191 j à Sain(-Raphaël. Blaidine, GUe de Freddy Roy el d'~ldina 
Bernard, nGi le juiri 1923 à kini-NérCe. 

L h n u d ,  ce beau grand jeuiie Iioinnie de 23 iuis, fait une cour assidue à 
Blandiiie lillc d e  Freddy, celte jolie jeune filSe de 15 ans. Ils se 

fréquenleni pendani deux ans. te 16 inai 1940, ils unisseni leur dcstinée 
dewit Dieii ei deiait les I i o m e s  en !'église de Saiiit-Nér6e. 

Ils acl~è~eni une terre dans le 3' Rmg de Saini-Nérée, jusie à côté des 
parenls de Ulmdine. Ils iriiiieni durcment pour mirer;  la vie de cultiva- 
teur i i 'at  pas ioujours facile. 

De celte union nxilront Iiuit enhia : Jacqueline, hiadeleine, Alphonse 
(décédé 2 l'âge de cinq mois), Noella, Jacques, &Ionique, Ricliard e i  
Marie-tinne. 

Ils vivronr sur celte terre pauvrement mais liciii.tiiis, ei cc, liendani 
19 ans. En aofii 1959, ils deniéiiagcni cl;ins une petite maison jaune au 
village de Saint-Raphaël. Leonard Iravaille i I'kpoqiie commt jriiii.i-ialier 
II a enlre auires coiltribiié 3 la construction du bureau de poste et de 
l'école Ceniraie. 

Blandine fair des ine'nages ei travailie coiime personne de compagnie 
pour des personnes igées. Quelques années aprhs, eii juiii 1968, ils 
vont s' insdier aus ~ü i ts -~n is .  mais revienneni à Saini-Rapliaël, sans 
douie à cause du m:d du gays. De reiour au irllage, ils s'iiistallent dans 
une mais011 siiuée sur la rue Saini-Paul, en face de l'église,  naiso on 
qu'ils avaieni aclieiée avant leur dépari pour les Éuis-unis. Blmdine 
liabite loujuurs ceiie niaison qu i  appartient mainienant i sa rille 
Monjqiie. 

Le 22 novemlire 1983, Ikonard dccède d'uii infarchls I'ige de 68 ans 
et 7 mois. Bé ei Blandjne ont t reiz~ petits-eiifmis. Leur descendance 
coinpte maintenmi dix-huit am$re-petirs-enfancs. 

l'ornait de famille. en 1Sr)G. ) 
Dwanl : iYoë.L~, .1,lmdinc. Monique. 

J i  I'3rrii.r~ :Jacques, Msdeleinc, 
Mme-Aniie, Jacqueline ci Riclid 



Predd! el Aldina u~issent leur destinée le 18 juillei 1922 :6 Saint-Nérke. 
C'est là aussi, dans le 4 e  Rang Ouest, qu'ils s'étalilisseni pour quelques 
années. Quatre enfanis ndroni : Blandine, Jusepli. Gérard et Maurice. 
Piiis, le goGt de I'explorarion les m è n e  en Abilihi, à ïa Smre plus pré- 
cisément. Xls y fonr un bref séjour de six mois et ils reviennent à Saiiit- 
NSrée. On VEUI e~isuite enter sd cliance vers les Étals-lliijs; mais encore 
là, l'expérience sera de coune dudc; à vrai d i r ~ ,  le fenips d'une n ~ s -  
sance, ceUe de la petire bletle. 

La fiimille Roy s'insdle dors à Saint-Nérée, mais cene fois-ci, dans le 
3e Raiig Est, chez la grand-nière Bernard qui leur vend sa [erre. On in- 

v X d e  dl;lrrache-pied. Cliaqiie saison appone dans son curtège des acti- 
vités de ioures sortes : les sucres, les foins, les labours, l'ensciiic.~ice- 
ment, la cueiüelte des huis, les récolles, 1'espatrWon dans le bois, le 

Frcddy, fils de Josepli Roy ei de Slella Godboiit, est né le 4 ociobrc 1900 
3 Saiiit-Raphaël. Aldina, fille de Jasepli Bernard et de Philomènc 
Riélicqe, ai née le 20 mars 19134 à Sai.ni-Nérée. 

Nous sommes. en i 3.16. 
1" rangfie : 

Jmiine4'h. Paiilctie ei Dinrad. 
2- mngee. 

Airné er nie&. 
3' rn~iP. 

Roger, Romme, Allne el EmMi. 
4' mg& : 

Frwldy (Guy est sur ses genoux) 
ei Alildina (elle tien1 i'dhe). 

5' mg72 : 
YIW~C, Maurice et Blandine. 



I \ ICI~CY. \ . $ t l l i  i '~ i , i I t~ l t~ ,  \ ld lnx,Jme4 :hj hlahh~~r,  U I I ~  CL C u ~ c < ~ i i i C >  

Ii1ri*111r Jainiird'kc a prononcé SR I'WUX :~n%~lit'ih 

tis,sage, le iricot, La broderie, e k .  Toiii le monde met 1ü nidn à la pâle. Ei 

la Iu i i i l e  s'est agrandie : le reste dc la fmjiie wii le jour à cei endroit. 

En 1959. on SC reiire 2 Sahi-Raphaël, sur In me Pelcliai, 1à ou reside 
présenienieni la Famille de byniond no); petii-Gls de Freddy et dqAdina. 
Le couple Roy-Bernard terminera ioutefois ses jours sur la nie Saiiit- 
Paul, locataire d'lin logenieni atljacent à la rn~soi i  de Roger, leur fils. 
Freddg panira le premier, le j juin 1984, el rlldina le suivra de prhs, le 
22 avril 1985. 

Nous sommes reconiiaissants ei reniplis d'dfeciion polir les valeurs 
qu'ont sii nous léguer nos parena : joie de vivre, gnrlage, saiisiaction du 
imvail accompli, dfvouemeni, entride, etc. Ils soiii parlis, rnliis nous 

vnuloris garder [mis à noire niémoire les bons inonients vécus en leur 
coilipü&iue. C'ai pourquoi, mus les ciiiq ans, nous tenons noire iradi- 
tioniiel rmemblcment de la gmde f;imille Roy-Bernird ainsi que dc s i  

descendance.. . I De leur union son1 nbs : 18 enfin&, 62 petits-edai~ki, 
101 airih-e-petits-enfan~s et 19 arrikre-;urihre-peti~s-e~~fanis. Qui di1 
mie us... ? 

Lc 60 :iiiriiii.mrc i re ni;ii-i.igc it~ Fwddy er ri AIdiri.. ?n 1 i : t i L  

:\<SB . Connd. Aliiie, .4ltliiin cr I rrvlde i3f;iii~linv. iiiin 

Oebour . Maurice, Aimé, Paulet[e. TliGri .~ ,  Ernal. jmnc-d',Arc, \'alère et Roger 



Monique, le pr(ii Alwi ri Ihéan:ird, Yolande. ~laiidc.~cannene ei Rt:ie:~:iniir.. 
*Q&p- 

Gonard, fils de Félix: Roy et d'hgélina Miy, èpouse Jeaiiiicite I.:ïc;iiise C'est lion loin tle la maison fa;uniliale que Léonard dkède accidentelle- 
le  74 septcmbre 1947. .Apri=i son mariage, lc couple vient s'éhbh sur meni, le 29 janvier 1984, à I'be de 59 ans. Jeannelie le suivra quelques 
unc femc simée au 2e b i g  de Sdnt-Gewais. aux confins de la paioisxc. années plus tard, à l'àge de G3 ans, foudroyée par un infarctus. 

C'esi 2 l'automne 1955 que la peiite famille déménage i Saint-bpliai'l ei Lü FaniiUe s'est agrandie de neuf petirs-enfants : M m .  Yves, Clirisiim, 
s ' i n s d e  dans le rang du Sauli, tout près de h RiviEre-du-Siid, eii face  matl lu eu, Sylui~in. Magali, fiarie-Ève, Sophie ei Audc&mne. 
du moiiljn. Léonard y culiive la terre m s s  ce qu'il ainie p'u-desus ioui, 
c'es! le coinrncrce des animaux. U iieiit cette passion de 12 b i l l e  Roy 11 
occupera divers posies el travfillcra dix ms pour Hydro-Québec. c z s 3  
Jeannetic! pour sa Parr, s'occupe activerneiil de ses cinq eflfanis : 
Yolande, née le 17 juin 1948, R é j m e ,  née le 3 fh-ier 1950, kludque, 
née le 16 juin 1952, Claude, né le 13 mai 1956, et nlain, né le 
4 octobre 1969, les trois premières étaiir nees ;i Sani-Ccrvais ei  les 
deux derniers, à Saint-Rapliad. 

Le talani (le counirière de Jeannelie est viie connu. En plus de coiidre 
la ~Ct(~riicns pour sa famille, beaucoiip de sens ont recours à scs çer- 
Ilces. Mallieureusemeni, se santé se déiCiini.ant, eUe subir uiie opeci- 
tion 2 ctzur oiiverl en 1964. La médecine quéliCcoise en est à scs débuts 
d311s le domaiiir: ce fui niminoins une entil.rc: r6iissiie. 

C'e.51 en 1974 que Jmnene ei Léonard ddrriénageni à l'entrée oucvt du 
iill3gige, dans une maison nouvellement consiriiite. Ils aimciit Iiivii y 
recevoir parents ei amis. Toiis cornaisseni la reputalion de Ti-Nard, un 
joueur de cartes ires perspic;ice et compdtitif. 



Lucieri, fils de Fbliï Roy et d'itngélina Raby, r u Î t  !le 13 octobre 1930 à La deux premiers enfants, Richard e l  Suzette, vienneni au monde aux 
Saint-Raphaël. Doris, &e de Georges Boutin e i  d'Aesina Bisson, na le k ~ - u n i s .  la familie revient srinsider i Saint-Fapliael en 1958, dans le 
25 Idvrier 193 j à Saini-Nérke. Lucien cl  Dois  se maiienr en l'église de 3f Rang, ou ils ont neuf auires enfants : Gisèle, Lpe, Claire, G2léW1, 
Saint-Nérk. le 19 f w e r  1955, el 11s partent vivre aux États-unis pen- Lucie, Annie, Mario, Marc et Ym. Le couple tra\rai!.ie [rés fon pour 
dant imis ans. Lucien tr~v;iiue dans In consrm~tion et Doris dans une élever la g m d e  i d e .  Le pére cdti\re la leme, commerce des minimauu 
nimufacture de courure. et, comme loisir, il 11 aiu; tires de chevaux. 11 pralique ce qon pendant 

treize ans. Quant 2 la mère, elle t w d e  Sur !a ferme, coud et enwrieni 
la maisoim6e. W@ w journées bien remplies, elle consacre beau- 
coup de son temps comme bknéi~ole dtios plusieurs organismes de la 
~aniisse. 

Ln enfani, de Luciai et de Doris. 

Après avoir élev6 leurs enfants, ils dernénagent, en 1394, sur la rue du 
' 3  lm de leiir 15' :irini$c~ciri. cie manaçt. en ,, ., Foyer, à Saint-Raphaël, où iIs deoieureni toujours, entourés de leurs 
*h onze eidmu ei  de vingt petits-enfuiis 

c - s s 3  



Oliia Roy, né en 1898 2 Saint-Raphaël, unit sa destinée, en 1920. i celle 
de Délia Doiron, née en 1903 à Saint-Nérée De ccrrc uriion, doiize 
enfanls voient le jour. dont trois d6ctdés 5 la: naissance. 

Jeannetle (192 1) niarik h Jules Breton (dkédé) ; les jumeaux Lucien et 
L4o (1973), ce dernier a épousé Jeanlielie Tangua); (décédCs) ; 
Cerniairic (19S6), mariée ;1 Georges Boissonri~iuli (tli.ckl.di.) ; Maurice 
(IgZX), m w i t  3 Mmhe Morin (décédée) ; Fernmd (19361, marié 3 
[.ilcille Ldamme ; Rita (l938), mariée à Léo Raité ; Ahne (3 9421, ma- 
ride à Jem-Roch Latulippe (décédés) ; Doris (i94.i), mariée a iîinié Roy. 

k~ [ M e  compte quarniitc-deux petics-enfants, cinquante-deux amère- 
peuis-enfants. quinze arrière-arnkre-petits-enfm1ts. 

.tu début, iIs ont trinié dur pour ioindre 1% deux bouts. Olim cultive sa 
ittrme au 5' Rürig, il garde baucoup d'animaux. 1 cene époque, tuiit se 
Faixiii inaniieUenieni, ils n'avaient pas les equipements d'aiijourtl'liui. Les 
pirriiii~rr:~ années, ii a eu beaucoup d'aitle de son père François w il 
allait dans les chanties el Délia se retroiiilaii seule a \ w  la pelire lamiUe. 

Délia fait IOUS les imaux de iiialscin : coulure, incoi, filage, tiwage au 
méiicr, elle faii niêrne son beurre. Ne aide aussi Oliraa dans rous la 
crmiix sur la ferme en menant souvent les eniants dans les champs 
surtout au morneni où eue avaii les jumedus, c'éiait bien G c i l e .  

Oiiw et Délia savaient aussi se dh~riir. ik :iiiiiaient baucoup fr~eriiiser 
en jouant aux c;irtes avec leurs voisins. 

En 1957, Fcrnand leur fils, pi-end possession du bien paternel. C'est 
alors que nos pwenls démenagent au village. Encore I$ ils rmvaiIleiii 
siir la Ecrme, ils funt un  grand jardin. Oliva était toujoun prêt rciidre 
senice i ceux qui le lui demankuent. 

Tout au long de leur v i t  (Oliva est décédi en 1979 et Délia, en 1989). 
nos parents on1 éfé pour nous des modélcs de génfrosilé, dc ilon de soi 
et de persévémce. Nous sommes lous ~ r è s  Gers d'eiix car ils nous ont 
donné l'exemple du travail bien accompli. 

D ~ ~ X I I I  , DClix l,uciUc, Feri~xnd t . ~ J r n ~ ~ t , ! ~ c  

Derrière elLi , Uoris, Ria. Maurice, . ~ ~ I I I Y  (diGd&) et Ccrmvne 



b49/= c c,P 
' Paul el .bgéliize se marieni à Saint-NCrée, le 14 juin 1977. Quelques 

mois ,près leur rniui3g~. ils paneni lux his-unis, rndr comme ils on1 

\ de la &@ciilté 3 s'aâqicr à la langue anglaise, ils décident de revenir i 
Sainl-Raphaël et s'insdienl sur la terre paienielle, dans le 3c Mg. De 
cene union ii'dîiront douze enfmcs, cinquante petits-enfanis ei quaire- 
vingl-dk-hiiit arrière-peib-enfanis. 

En 1962, ils féieni leiir 35' mniversaire de mariage. Paul decède le 
j fdvrier 1974. hngéline demeure yrésen~ement au foyer de Saini- 
Rapliaël. - 

Paiil. né Ir 5 fëvrier 1909, es1 le fils de François Roy ei d'0dhlie 
Bernard. hiigéline, née le 19 oc~obre 1908, es1 la fille de Joseph 
Bernwd et (le Pliilornéne 'héberge, de %nt-Nérée. 

I La h i i l l e  de Paul er 
d'.4ogélinr. bpciiouillh , 
.\then, Rrnand, Lucien, 
Claude ei Rop,er. Ucboui . 
HBt'ne. Dons, Ramne, 
Sinione. Annette, haie 
( h u ~ ' I l 1  CliabOt). 
.AngéUne ci Paul. 



Tante Rosa Ufi.:ui[ li.ii.ri.icinc ri I~:i;iiiiiic ! i',i~fik .' CCljnc. 
Chlriial et I.isc. 1 I'arricre . I~rnm;~riirel ci France. 

r d )  
b 
u*,?*G&&- &O 

Les c l o c h ~  somenr le matin du 8 j d e !  1961, pour unir la destinée de De cene union sont nt% : 
Raymond Roy et de leannine Roy. Raymond, ne à Saint-Raphaël le - Frmce, coiffeuse (Sinion Biais). Enfanr : Philippe. 
7 ai?il 1340,ai le 61s de Joseph et dAurore Isabelle (décédic à 1'@e de - Lise, inbrmikre aidiaire (Richard Brousseau). EnEanis : Mlcliael et 
39 ans). Jeannine es1 la fille de  Pernand Roy et de  Paméla Sabrina. 
Frdeue (dkki6e i I3%e de 35 ans). kmi Ie seul p ç o n  de la f;itiiiJIe, - Clianial. lechnicienne en garderie (André Lemieau). Enfants : Nadja et 
&pond commence dk son jeune âge à tmaiiier avec son père. les jumeaux Anne-Julie er Jimniy. 

- Céline, assistante dentaire (Rémi labrecque). Enfdnrs : Karl el 

En 1962, i ls  achèten~ la 
ferme familiale, siiuée au 
39, nie Paradis, et ensem- 
ble, ils meliorent celle-ci. 
Durani plusieurs années, 
Kaymond iravaille sur la 
macliuierie lourde pendaiir 
que Jeannine s'implique 
dans I'Bdiicaiion des 
enfan&, toui en faismt par- 
tie de différents coiiiirés 
d'kole. 

Lw perit5-cJiit.iriii. U;l;uii . Aiiiv-jüi!i.!iiiiiii\ 

ri Philtppc. 2' m r b e  : S a t l i : ~  ci kibni~a. 
F mgte : Karl. aiichsi~l ri 5farhi~ii.  

Muhieu. 
- Emmaouel, commis vendeiir (Myrime Lafemère). 

ROM, tante de jmnine, faii partie de la Famille pentlani Mngi-ilen ans. 
Elle es! decédée à l ' k e  de 88 ans, en janvier 1993. 



Rnymontl (fils d'liniest à Freddy ei de Sirnone Roy a Paul 3 François) 
voit le jour P SpringGeld, Massacliuseus, le 18 ociobre 1953. U p s e  
son enfance el y iermine son se~on&jre. eii juin 1972. Un niois plus 
tard, il s'eng8e dans les Marines pour un terme de quaire mis qui le 
conduit en Floride, puis en Caroline du Nord. Ses fréquenialioiis avec 

L!ae, liée en 1n3i 1954, originaire de Lainbion et noiivellemeni déiii6- 
nagée aux. Éiats-l'riis avec sa f;imiUe, en 1970, se font à cüsiar~cc pendant 
quelque iemps. Ils se malieni en novrnibrc 1973 et Lye le rejoini en 
Caroline du Nord, où ils denieureni jusqu'en juiUei 1976. De retour 2 
S~iringGeld, ils n'!: passeron1 que dix mois, puis ils repwent à I'aven- 
iure. C'esi à Danbuq1, Connecticut, qu'ils vivenr les cinq procliaines 
années. C'ai là quc nÿli la première de leurs trois filles. 

Pu un beau malin de janvier 1981, Rdynlond a le goûi du Cmada! Bien 
contente de reirouver son Québec nad, Ljme ne demande pxs iueux ei 
ils se retroilvent 1 Saiiii-Kapliaël pour y passer l'été, d n  de prendre le 
ienipç de se r e l o d s e r  pllis prés de la ~IUC, car Rayiontl travaille f 
Quéliec. Prks de iingt ans plus md. ils occupeiit toujours la iiiciiie niai- 
son, au 5 1 ,  rue Pelcliat . 

Une nou\leUe addition à la iamiiic : Liw-M;iric, qui na3 en juillei 1982. 
Lyne se joint i l'équipe de la clinique médicale de Saini-Rapliaël 
en 1083 ,où elle iravaiii~ pendaiil quaione ans. ,\ h relraite du docieur 
André Roy, en 1997, elle rluiiic pour de nouveaux Iiorizons. En 
août 1985, la ~iaissance d'Angie-Sue coniplhe la fanulle. Raymoiid, mal- 
gré son inv;U1 qui l'oblige à s'éloigner régulièrement, devient pompier 
\~oloiiiaire de Sa in~-~phaë l .  



C'est en 1976, h s  iine &dirion du Peuple Tnbune, qu'appam? un mi- 
cle disant : - Si r:oiis  passe^ ciam le cotii cie Sainl-Rapba.4, t~ s(gez 
pos s1rt;pr-L~ cle mticonlr~~r clcs p i s  r]iiifi<nhri! ar~~ki!';. Le nicirche de 
In con.</ndction ii b hokse, plrisifltrs nei? uisiers otit q l l  iltP' Ici' Étn!.~ 
L'iri,q@irr  mir s'ir~sfalltlr it Sui~~l-RGph&l C'est le cas (le Rogq. fils 
de Freddy Roy ei d'Aldina Bernard q u i ,  après avoir vEcii 23 ans à 
Spriiigfield, Massacliuseiis, revient s'eiablir près des siciis à Saint- 
Hal~hiiël. ;{VIX sa pelite Iinici.icaine, Jcmnine Bouclier, qu'il a épuiisée le 
15 ociobre 1955, ainsi que leurs neuf e h & .  

Roger, son Frhc Valère el deux anlis se lancent en &dire, crt::.ini leiir 
propre conipqnic sous le nom de Construction W. L'enweprise dure 
26 ans et coniiaîi beaucoup de succils dans les années 80, où pliis de 
25 personnes sont à leur emploi. Pmi ceux-ci, les iils de Roger qui  on1 
bien  oulu lu suivre ses 1rar:ris. 

Rngcr vil de ires lielles mnées avec f a d e  e l  arnjs à Saint-Raphaël, ei 
(1ici.de le 22 mars 1994. leanaine, la u cElcste impéraiiice u de la 
maisonnée, réussit avec ardeur h garder le bilinguisme cliez les rrois 
garçons et six iilleç. Au grand cliagrin de toiis, P~irick, le plus jeune des 
garçons, décède le 7 juillet 1985 dans un accideni de la roiite, à I'àge de 
20 ans. jc:iiiiiine t r d d e  comme cuisinière au Centre coniinunauraire 
de Saint-RapliaFl pendmi plus dc \hg ans. Reaucoup d'edants du vil- 
lage l'ont connue à l'école pour son bénévolat en tant qu'enseignanic au 
cours dq:ingl:iis, un pose qu'elle occupe de 1985 à 1997. EUe demeiire 
toiijours à la résidence fami.liüle au 19, avenue Saint-Paul. EUe ailore 
reiidre visite A ses enlanis qui, aiijoiird'liiii, rbidenr aii Massacliusens, 
au Michigan, en Floride et ail Québec. Tous irès occupés mec leiirs 
enlanis el  le travail, i l  va sans dire que les rassembleirients des 

Roger )b réunissrni Ics rluatorze petiis-enfanü soiii loujours des plus 
e b l e s !  

1..i iani i l l i ,  b ~ i .  I:ii;ïr I;ii}'el dc J i  ~rinii::. B<iucIiri. A\\i> li..iiiiiii:r. i.: Roger. 
<\II ccnnrre : Ronnld (ilonil!), (; i~Flv, tlél;uiie, bloriiqlir ri Antiré. 

I'm~?re. Linda, Rrnck, JNuine. et Giiieiie. 





6mile. Gls dc Pierre Tmg~iay et de Dina 'lliélierge, n a 3  à Saïil(-&!pliaël 
Ic 19 juiiicr 1906. ilorilla, 6ile d't\llred et d'ha Lenijeux, iiaît 2 Saint- 
Cemis le 11. août 1906. Brnjie, comme plusieurs autres de son tc>iiips, 
par( pour les cliantiers vcn 1'2ge de 18 ans. D o d a ,  qumt à elle, c'iudic 
pour devenir mdlresse d'ecolc. A l'âge tle 18 ans, elle ensciyiic. h s  
une école tlii Zu Rang Oucst. 2 Saint-C.enais, nielier qii'elle exercem 
pendant six ais, jiisqu'i son rnuiagc. 

Lc 9 jliillc~ 1930, Éniille et Donlla se r n ~ e n t  à Saint-Gems. Ils s'éta- 
blissent dors sur le bien patcmel des Tangiiay, au ler Rang de Saint- 
Rapliaël. Us auront Iiiii~ enfants : tloiiique, Félicien, Hélène, i\larcel, 
Cliristhe, Jm-Pierre. Léonard er V4ronique. En plus, ils prenneni soin 
de la mère d'fimile jusqu'à sa mon, en 1942. Ils hdbergent aussi les 
deux suurs d'firnile, Donlle et Simnne, jiisqu'à leur rnariagc. Uiie mte 
d'binile, Delrina, viendra également habiter avec eux pendant quelques 
teiitps, avant de maurir 

Poiir pouiroir subvenir aux besoins de tout ce beau monde, Érmle doit 
souveiil, en plus de culliver sii km, exercer d e  mitiers parallèla. 11 
s'engage comme huclieron et occupe entre auires des emplois saison- 
niers h la réleclioii des routes er cliez les Caran! de Saint-François. 
Égdtmen~, pcndani une bonne Wigiaine d'annéi:~. Éiiiile faii parlie de la 
C h o d e  de I'6ghse de Sainl-Raphaël. 

Pour sa pari, Dorila a Iort à faire. Le 19 premières années, cUe se con- 
sacre avait tout à sa farniUe. En 1949, elle recommence a enseigner, car 
elle a toujours gardé la vocation. Elle enseigne d'abord à l'école du 
1 ~ r  Rang de Saint-Raphaël jusqu'en 1953, puis ensuiic, à l'école du 
3' ILuig de Sruiii-Vaher jusqu'i sa retnite, en 1967. 

On ne pciii passer sous silence les pique-niqiies lamjliaux du tlinianchc 
dans les ;mnecs 60. ia saison des pique-niques s'ouvrait souveni dès la 
FEte des mères pour se poursuivre iusqu'à l'automne. Cliaque dimanclie 
où il faisait ban,  lcs grands-parents, les edam et les petits-enlants (du 
moins ceux qui ne demeuraient pas trop loin) se rfiinissaieni sur la 
Teri-? familide. Éniile et D o d a  pamgeaieni ces plaisirs fimjhairn nec 
be~uçoup de clialeur ei d'endiousiasme. 

Émile et Dorilh Iialiiieront leur maison dii icr Rang jusqu'à leur déces, 
celui de Dorilla éniit surirenu le 23 niars 1981, er celui d' lh~i le ,  le 
28 jan~ier 1 985. 

Comrnc tant d'autres, firniie et Dori l l~ à leur manière, ont fail leur part 
pour la coniinunauré de Sainr-HapliaSI à laquelle ils Ctaient fiels d'ap- 
parienir. 



Joseph, fils de Cyrille 'îaiigii;i! ci d'blesiaa Pelletier, iiaît le 
18 mars 192.1. Mréda, liUe de 'NiUrid Roy ei tl'Yvoiine Leniieus, naît le 
31 décernlin 1321. Leur mariiagé esi cdébré en l'église d'hrmagli, le 
6 juillet 1946. Ils ont qiiatre eiihiirs : Jean-Gu!: ensuile Caimeii, Jiilien, 
a quelqiics années plus tard, Léandre. r\ prkeiih ils on1 en mut onze 
ptiiiis-eribnls ct cinq arrière-lieiits-ed~~s. 

En 1945, iin an amil leiir manage, Josepli fait l'acquisition d'uiie fcnn~ 
dans le nns dii Sault, qui appancnaii jadis k Cliarles Vézina. Eii 1946. 
a m t  de cnmniencer a exploiier la terre. Josepli et Auréda parteiit pour 
Clova en Abiiibi. l,cur bu1 csi d'aiiiwser uil peu d'xgeni pour assurcr a 
leur retour le bon fonctionnement de la leime. Joseph ~r;i\~ajaiUe coiiimc 
biiclieron dans le clianiier. mndis que soi] époiise et les femmes des 
auires bûclierons s'occupeiit de cuisiner poiir eus. Quairc mois pliis 
md.  ils conirncnceni leur vie sur la ienne, ce qui dure justlu'en 1968. 

\:II le désiiit6ressemeni dc ses 61s pour le bieii faniilial, plutôt que de 
coiiliniier ?I investir, Josepli décide de se dépariir de SB aiiimauu et de 
comincncer ii trzvailler pour Hydro-Québec. II gardera ce1 einploi 
justlu'i sa reirAie qui ne le rendra lias inaciif pour aulanl. Enirc le 
hîcbagr, la culture da poiiimes de tei-re et son Enblière, il irouve toii- 

jours du temps poiir aider ses enfaits de même que son épouse qiii l'a 
loiijours appuyb. 

hprés 57 ans, w leur sanié très chancelanic, c'est avec regret qu'ils 
décideiii de quiitcr leur niaison poiir aller vivre aii Domaiiie du 
brreinitr il Arniigh. Après ciuelques mois, l'éiiu ildc]osepli se délériore 
et iJ décède Ic 1 r i  juin 1918. ,\il1 rd:; ~ t Jowph .  en 1 '!i9 5 )  

,&Y f s>,LyL-. / 



3i lin nne gz/iLleemstte. 

C'f)', 

t ? !  lr,11: 'Ive, l tlf,lh.ri,l: Ill,\ l I rJ~1>~~11 i l ~ ~ ? l l ~ ~ ~ , ~  

et t: ,\IIC,V RLI!~ IY,CI le 17 !:+ri~r l!);4, 
Llli;inne, l e  dc Joseph tiuillimenr ri d'Alphonsine R y  - - k= - vieni sii iiioridt I V  28 1:rniiPr 193R. 

I~coiiplr. v marie en I'iqliw dc 
Uni-ihphaël. le I l  anûl 1956. 

Fmiillc dc Jm-Yvs CI de WI:UII~C. AU cenlre hgureni Jm-Yws. U l i m e  a Icirfi daifs : Slvir, hiel le.  Mario, 
Gutlainr et Sébastien. En niGdaiIlon. leur cini] pi:rirç-t-nfana : Joi;l, H:irc-.iniolne, .\ndnoinnc., Cathefliic a Pbiljppc 



Uopold Théherge, fils de losepli Thébecge et dice (Éljse) Roy es1 né i 
Sajni-Raliliüël cil 1931. lriine Langlois, iiEe au Lac-des-Aiglcs Ic 
3 [étrier 19.37, csi la fille de Camille Laiiçlois ri d'Antoiija Beniard. 

Nous wons célébré notre mariage S<Uni-R3pha@l en 1957. De cene 
union naîtront derii: enlmits : Suzie ei Yvan. Deus pelitn-fiUes font notre 
p i e  : Jessy ct S : d .  

Aprés iiotre mariage, nous demeiirons à Lévis pendaiii cinq ans .  
Lhpold irai.~illr au Clianrier iiiariiime à Lauzon comme soudeur. Moi, 
Irène, je f:iis alors des inénages chez dn mCdeciils pendait trois ans, 
iusqi'à la nsssmce de Suzie. Nous rmJcnons à SaincRaphaël eii 1962, 
sur la lernie des puenls de Léopold. U continue à ii-âvaiiiller au Clianiier 
ni;iri!imc diirani Irehe ans. 

En 1961, Lkopold construi! un ~;im~~"l~'i l  exploite avec un eniployé. 
En 1969. il dlcide de lie plus trai.:iillisr au chantier, à cause de pro- 
blénies piilmonaira. U s'occupe du prc;ise qu'il  agrandi^ trois fois. 11 
construit lin enirepbi et débule la irenie de scies i~ifcaiiqucs. 

En 1973, i l  devient ageni polir hloio-Ski. II reçoit la nienriun de 
Ventletir de 1'xmi.e eii 1978.. . avec un vojagc i iI:ina'i. 

Nous ventlons aussi des souffleiirs, des tondeuses, tous les petits 
nioleun. Suzie, noire fille, irrivdUe .d noire entreprise f;lmiliide cominr 

Ir{ l m <  L: Lupd<I, 
xccnrnp~qniq dc leurs dcuv ~oLuir>. Wmi et Suzie 

commis cornpiable. Y \ ra~ i  
prend 1 1  relèvc du commerce 
en 1989. Ciiiq cmploybs se 
son1 ajouiés. 

Noiis avons f&é iios quaraile 
ais de manage. Léopold s'oc- 
cupe à temps g1ej.n à diverses 

LES p('[ites.fiIIes. sarail e r l w  activiiés : la pêclie. 13 chasse, 
le bfichqe. la cab:iii~ ii sucre. 

ei il aide Yvm ail cominerce. Moi, Jrcne, je garde souvent mes petites- 
fiiles, je ti?cotc, je j ~ d i n e  ei fais de I'ariismai. Eii un mot, une vie bien 
reoi plie. 

'V 
3 7 '  I I I  p i d  jorir. pour Ihpold ci Irene 

\-y,L:- +- 



Benoîl, fils d'Anhur et de Valenrine Lemieiis, esi nC le 30 aoûi 1933 à 
Saint-Vallier. cinqui6iiie d'iine faniille dc neiif enfants. Le 9 juin 1956; il 
ipotlse Ynlandr. Lanalois, (le La Duranlaye, fille de Joscph-Rapliaël 
Langlois ci tle ~rudentiennc Asselin, cluatriEme d'un famille de tlouze 
enfmils. riprés leur mariage, ils s'iiismllent Sdni-Vdier. Renoîi tra- 
~xille cornnie camionneur pour la Coopérative de Saiiit-Vallier, livrnnt 
épicerie et rnoiilée chez les cuiiivaici)rs des proissils avvisinania, et 
cela, pendani six ans. 

Le réve de Benoît se réJse enfin le 2 juin 1962 lorsqii'il acliéte de sa 
tante une fernic laitière \itiiée au Irr Rang de Saiiit-Raphdgl. ALI cour.; 

' des aiinfes qui suiwni, Benoît el Yulande augmnieiii leur iroupnii. 
crinstniisent dc noiiveaiix Mlimcni.; et achCic~;ii la ferniv I O I S I I I ~  i t h i ~ i  

qii'itne auire siniée un peii plus loin dans le 1t.r Rang 

I'liiiiri rlc ktrii:ll;. i itii[iiée l(~r> du mwq? &- F n n (  i:ii.. cfl 1001). On y mit Sicole. HClci;e, 
Yohidc. Beooi~. hl iç l~p l ,  Parhicl. I.riI&e ci Francine. 

Heureus d'iiii iravail bieii üccompli, Beiioîi ci Yolantle puseront la 
relève à leur fils Micliel en janvier 1997. klaintenani établi &ans Ic vil- 
kqy, Benoîi coniuiue c c p e n d ~ i  A aider son Us sur la ferme. 

.tjourd'lii~i Benoîi et Yolande sont des pwens ei des grands-pareiits. 
l!p~ii.ciix, car leurs enfanls, conjoinlcs el conjuints, de rnén~e que leurs 
dix petits-enhnts, les visitent régulièreinent, deii-icii~irit tous drrns les 
environs. 

De leur unioii nifiiront siu eiifants : Louise, Nicole, IIélCne. les jummirx 
Daniel et Michel. Fmcine. En plus de ioiit le tr~vail sur la ferme, Benoii 
se pcrniet même tl'hre conseiller m~inicipal pendant rljx ans ei niaire de 
la parois* pendait douze ms. 

- -  - - .  
" : 3 ~ ; . , L ~ , ; c ~ ; . ! j . { . r J  - p :. c ,. . , da- .- . ' & " J ' 8  



Paul Tliiliault, 116 le 12 décembre 1310, csi le fils de William Tliibault et --!: x.v . ? 

d'Enima Arlioiir. II é~xlusc Jeannette Bernard le 27 fé!rier 1955. r\:k le 
15 décembre 1916, elle est 11 fille dc Joseph Bernard ci  de Pliilonii.ne 
Tliébcrge. 

Poiir subvenir mx hesoins de sa faniille, Paul wuire sur la krrnc, inais 
i l  doit aussi dler tra~~aillei. dans les chantiers de coupe de !irii.; Plus 
tard, il dctient propri6taire d'iine érab1ii.r~ qu'il exploite aircc ses 61s. 
Son Epoiise Jeannette tloii inl;lssablement ç'ocwpcr de Ië ferme, de la 
marni;iille, ainsi que drs auires iravallu ~nénagers cn 1';ihsc~rict. dc son 
époux. 

En 1962, Piul Cproiive des problèinw de sant6 et il doit se résoudre 3 
veiidre la ferme. Ils déménagcni dont l u  village &düns la otxison pater- 
neIJcr. Cmnétr siiivanie. Paul iioiis quine, h I'igc de 53  u s .  Jeannelie 
dcnieure dms 53 I I I ~ S O I I  iiisrjii'eii 1998. Elle est, depilis deux ws, rési- 
h i e  ail foyer de Sdnt-Rapliaël. 

Le coiiple r'installe sur In ferme hiliale siiiitc d;ms Ic rang di[ Cratier. 
à Sairit-Rapliael. ne cetic unioii naîtront onze enfants : Rayinonil. Roland 
(décéd6). Jean-Paul (décédé), Roben, Pauline, Pierre-Paiil, Diant:, 
Denis, l iwie, Yton ei Fnncine, ainsi qiie quatorLe petits-erif;uits et six 
arriere-petits-eiif.nnts. 

b 'Y- 

!/ 4 Phi~rir pris? i I'occa<iori du 
?Y .uinli.enaiw dr manaRe du 
couple. b l'miere . h!mt,ind. Jm- 

- . .- Paul. Rohen, Pa~ilinu et Pierre-l'aul. 
1 Au centre , Lisrrte. k \ i s  el lliar~e. j i i.acui~ : iruianc, ~>auj. 

jannerte. Yvi~n. 



86, du Sault, Saint-Raphaël, Cté. Bellechasse, Qc. GOR 4C0 



E17 ce 150 l"ncu~~i?ivevsuire de Io it'lzzlnicipalitk de Sainf-Raphaël 
les dirigeants(es) et les emplodvds(es) de la Caisse 
se joig~e171 chaleureusement à moi pozri- souhniler 

6 tozis et à tolites zli? grand 150 '""'. 

Des hommes et des fenzmes se sont concei+tés 
et u foi-ce d 'efforls et de te~nps, 

ont n4 is en place une organisalion solide ef per.foi.i~ante. 

UI? cu~endi~ie~- d 'ac f ivités diverses, 
peïv??etlnut a totls les pcri-ticipan/s(es) 

deJ-aternisel- d a m  une ambiavice tl&s agrécrble. 

Une histoire ff cconi.ia?tre, des soztvenirs u se ~wconter, 
lu Caisse populoire reste fidkle; 

u sa m issioij eu participant de Juço17 
active à ces .fefes nzugi7~Jiqzies. 

Deizis Drrpcris 
Directez.ir général 



CLINIQUE MÉDICALE DE SAINT-RAPHAEL 1 
La C h i q u e  médicale de Saint-Rapllaël dans soli emplacement actuel existe depuis près de dix-huit 
ans. Avant 1979, le bureau était dans In niaison privée di1 médecin en poste soit le Dr Aiidré Roy, 
maintenant retraité. 

Les Dr An.drk Roy et Giiies Roy ont pratiqué la médecine famib.de ensemble de 1979 a 1997. Depuis août 
1998; le D' Pascal Bernier s'est joint au Dr Gilles Roy pour continuer d'offrir les senices de mkdecine 
f m a f e  i Saint-Raphaël. De plus, il y a cm service de denhmfogie offert par M. Main BeUavance. 

Les médecins et ks enaployés de la 
C L ~ N I Q U E  ~ I E D I C A L E  DE SAINT-RAPHAEL 

sozchnite~zt à toute la ~opu ln t i o?~  
de Sniiizt- Raphaël 

urz mémorczble 
1 50e anniversaire. 

1 DENTUROLOGISTE 
PROTHÈSE DENTAIRE 1 

97. boul Bégin. Sie-Claire 101, Principale, SI-Ra9liaël ! Baliecharse. Oc EOR ZW Bellechasse, QG GOfl 4C0 1 / Tel. : (418) 883-2360 Tél. : (41 8) 243-2115 1 

La direction et le personnel 

de la Pl~arrnacie Maryse 

St-Hilaire souhaitenc à toure 
la population de 

Sainr-Raphaël un très 

Que ces j o w s  de 
reconm=zissnnce et de 

bonheur se pruZo?zgent 
au-delà des i e ~ n j s  et que 
Saint-Raphaël conjzaz'sse, 

dm2s les amzées d uerziq 

progrès et prospériié. 

MARYSE ST-HILAIRE 
Ph,4rr1~3~~ef111t 

99. rue Principale 
Saint-Raphaël (Québec) 
GOR 4C0 

Tél. : (418) 243-2040 
Fax : (41 8) 243-3327 



Boeuf pour congélateur Poulet Fritou Viande fbmée Pâtisseries maison 

69, rue Principale, St-Raphaël, Cté Bellechasse (Québec) GOR 4C0 

' 'est  en mai 1993 que nous sommes devenus 
propriétaires de l'épicerie-boucherie appar- 
tenant à cette époque A Ferdinand Roy, aprés 

avoir appris par u n e  connaissarice q u e  celui-ci 
songeait peut-Erre à vendre son cornnierce, sans en 
ê t re  vraiment décidé. N o u s  avons donc q u i t t é  
1'Abicibi avec notre famille pour devenir résidants 
de Sa~nt-Rapliaët ec nous le sommes toujours clepuis 
huit a n s  déjà. 

Mon épouse e t  moi avons apporté quelques nou- 
veautés afin de satisfaire notre distinguée clientèle. 
Voki les principales amél!orations apportées au fil La farrlillr Tlubauli 1 l'avait . Diarie, l n  ptiitj en!:iiii\ J&q el b n ) :  Nc11.d 

I'mbu . leurs lils Kiwn et Bills. 
cles années 

Nous profitons de l'opportunité offerte par la paru- 

* Franchise 1;ritou tion du livre du  150' pour remercier notre precieiise 

Service de boucanage (viandes fumées) clientèle, qu'elle soir passée, présente ou Future, de 

Produi ts-maison (pâtisserie) I'encoiiragement ec de la Gd4lité dont vous nous avez 

Achar d'un terrain de stationnement. grati fies tout au long de ces années. Nous souhaitons 
- 

1' 
- - - . .. continuer à vous offrir un service de qualit6 pour une ' 

période que nous espérons très longue afin de servir 
les générations qui suivront cette année 2001. 

kleillersrs vattx ci t o t ~ s  et h borctes. 

& -  
Sreptimc Tangii:iy, Ikmy Roy. Marcel .\uda er AnnahrUe ~ i i l i t c h  



MANUFACTURIER METAL EN FEUILLES 
SPÉCIALITÉ : ACIER INOXYDABLE (STAINLESS) 

135, 5' Rang, Saint-Raphaël 
Cté Bellechasse (Québec} GOR 4C0 

Usine : (41 8) 243-251 5 Fax : (41 8) 243-2754 

tabli depuis 1983, Gilles se sp8cialise dans la fabrication et la réparation d'équipements ali- 
Fmentaires - en acier inoxydable pour les restaurants. les marcher d'alimentation. les 
- 

équipements récréatifs, les pannes à sucre pour érabliereç, etc. 

II utilise également d'autres matériaux tels : l'acier et l'aluminium. II posséde un équipement varié tels : 

cisailles et plieuses hydrauliques, rouleaux à tôle, soudeuse au << Tig et au Mig >>. 

Gilles peut exécuter sur commande la plupart des contrats qui lui sont soumis. Sa clientèle s'étend 
un peu partout à travers le Québec. 

Pour satisfaire a la demande, il a dCi procéder à t'agrandissement de l'usine en 1986. 11 opère avec 
trois employés compétents et son entreprise est toujours en pleine expansion. 





Notre entreprise cz v7~ le joilir en 

fiin 1991 et  cz pris de I'grn- 
Plezi!~ un fil des unnéa. Depztis, 
nolis avons fdir I'acqrii~irioil 
d'an :ilinion nacelle po?tr mieux 
i.e)otadre aftx b~~u ins  exist~nrs. 

Noz~s sommes fiers de collaboi-er ri !'édition da livre dzr 150.1 de 
Saint-Rapbdel et soz~ha i t~ l zs  Ci. torrs de très belles Fêtes. 

Louise C!avet etjoa.chinî Lufewière 

i 

1 MOTEL 

Air climatisé 

6 unités j Ouvert ii l'année 

Il Danielle Montminy, propriétaire 
374, Boul. St-Pierre, Saint-Raphaël, Beliechasse (Québec) GOR 4C0 



SALON DE COIFXrLTRE ,p,, 3' Avenue, Gagnon Sud 
Saint-Raphaël, 
BeUecliasse A i . ~ .  

GOK 4C0 

f)ults S Q P U ~ P  est un pluisi~! 

(4 18) 243-28 16 
--- .-------- ------ 

L.'ol.~ve.rture clii ~ ~ i o n  de coifS~we se fil le 2 octotîtAe 1979 d a ? ~ ~  le clomiiclleJurnilin1!/ 
ni1 4 uvci Gogno~z Sud. PLLIS .il y ~ b l t  LIPS ~ T G I V ~ L I X  ?ndje~&n ii toute In r@.ridence. ce q i ~ i  e!ztra?nn 
une relocnlisntio~z cltc salolz de co@z~~-e abc soi-ls-soi de h reslcJence. C'es/ depz.ris le 4 uouembre 

1992 qtie 1~ commerce opère avec beawcozlp plzcs d espace ef de coujort. 

Usine : tel. et fax : 

(418) 243-3610 

Fabrication et réparation d'armoires de cuisine 
Meubles sur mesure 

Ameublement de bureau 

RICHARD ROY -1 [ W O N  LABRECQUE 
7 

3,3' Avenue 4 ,  avenue Gagnon Sud 
Saint-Rapliaël, (Qiiébec) GOR 4C0 1--- Saint-Raphael, (Québec) GOR 4CO 

Tél. : (4 18) 243-28 10 Tél. : (4 18) 243-2975 I-- I____-- ---- 
' _] 

---- 

Ébénisterie Roy et Labrecque fondée en 1997. 
Propriété de Richard Roy et Yvon Labrecque. 



- F.. 
Denis Bernard 
a v o c a t * .  

O - 

102. nie du Foyw 
St- Raphaël 
Bellechasse > 
COR 4CO 

(418) 243-3070 < 

341 Xaitiev< 

R@ @8@Jg@m 

Tél. : (418) 833-7923 

370, Boul. St-Pierre 
Saint-Raphaël (Québec) 

GOR 4CO 

Denis Roy et CaroIe Arbour 

Coffrage commercial, industriel, institutionnel 
2272, Principale St-Nérée, Bellechasse (Québec) GOR 3V0 

Tél.: (41 8) 243-31 82 Fax: (41 8 )  243-3521 E-mail: Ipginc8globetrotter.net 

Fiers de commanditer le 15oe de Saint-Raphaël 



QI 
i I i r i r W  

Qlinb!9' i 
!J r.: y 7. ; 7 

P H C M  T-l;l, 
B t I I e c h w  

Jacques Blab 
Agrnr eri os.rrirnnt,t. de dornmogr.~ 

- .  .... - - --,- - a. 

W .  r u  Pclchsi. C P 218. Satni-Raphael (Qutbrc) GOR 4C0 
1 J 181 247.3 1 6  Teltxopirur (d I R )  243-3625 

ASSURANCE 
huhif( i t ion ~ t ~ t t t ~ h t ( > / ~ ~ I r  tJ< < r # ~ ~ r < p r i . ~ !  . uxrIt ,,Ir , (Id v r s o f l i i r q  

LPAPIOACiC D t  PIEFSe.; A 1:)-lei! h ;;;;~',II~:I .i-:I 

MARCEL GUIMOM, PROP 

$fi, < f i e  Pararlis 
Si-Raphael, Bnllechasse GOR 4CO TB!.. (01 8) 243-3466 

SALON MARIE 
101. rue du Foyer. 
Saint-Raphaèl 
Bellechasse GOR 4C0 

* V m a n > ~ r  et 
uaw fran$&r~teraf * ********* 

(498) 243-2599 

CASSE-CROUTE 
429, Boul. St-Pierre 
St-Raphaël, Bell. 
m..... o . . . . . . .  

e 
D#ROW~ 

on O 

#OH$ 
cittenJ! : Tél. : (418) 243-3201 

Propriétaire : Céline Roy 

Trit,: 887-688û - Cell.: 580-5456 

amNT L A P O m  
EXCAVATION - ERRASSEMENT 

R L W  - S M L E  - GRAVER - TERRE 
StCtrvais. Bdlediasse (Qu*) CDR 3Cû 

Garage Serge Laverdiere , 
Mécanique g6nerale 

243-3355 
451, route 281, Si-Raphaël (Quebec) COR 4CO 

Pizza du Carrefour 
142 SI-Pierre. SI-Raphncl 

TC.1.:243-2770 

&-- - - 

Prop.:Linda Themen 

Claude Brisson 

Fabrication de base 



&T 
GEM 

ÉPICERIE 
Hélène Labrecque 

11 6 ,  rue Principale 
Saint-Raphael, (Québec) GOR 4C0 

Tél. : (41 8) 243-2086 

: E?I I W O  

897 . -~ .-.II : !intoine u:ip11011 I 

7-crr;iiii : Jtiscpk Ciiignriii 1418 
Tcsr:iin : t:lïi.iir Ciirard 1924 

Tcrr;iin : Al~ihcin.;iiic Dojler 1936 
- 

sidcr~tc ~ ~ i n i I i ; ~ l c  : Lhivid ti~1illcr1ic1~e 1942 
i:';idciice fi1mili;il~ : !llçicte Houcliiirrl 1946 

6piceric : 1 .iopolil l<oy 1946 
~iic~.esr;ioit dc Lf onold Rriv i\isciii'cn 1'178 

'~.n 14Xi1 
iii 1983 
Ic 1984 .,... A 

68, Roi 
3-l.luphcrGl, Holi., O 
GOR 4CQ 
Fux: 4 18.243 .imo 



Ce livre historique a été conlu dans le cadre du 150' arm.iversaire de 
fondation de la municipalité de Saint-Raphaël. Une gnnde fëte comme 
celle quc nous avons vécue en cette année de @ce 3001, ne peut être 
organisée sans le concours de riombreux commanditaires. Ces cumman- 
ditaires, dont les nonis, en ordre alphabétique. apparaissent ci-bas ont 
cru à notre projet ec à la capacité di1 Comité organisateur de faire de ces 
fêtes un véritable succès. Pour cette confiance, tlous les en remercions 
et nous vouions leur rendre hommage. 

Cla~rde Desnqers, président 
Corpord~ion de$- &'êtes d2.i 150C de Sciirir-Knphnël 

Aero-Feu limitée 
Aigonquin Power 
Ameublement Tanguay 
Rureaurique Côte-Sud 
Caisse populaire du Centre de Bellechasse 
Cercle des Fermières d e  Saint-Raphaël 
Cllevaiiers de Colomb de Saint-Raphaël 
Claude hcl~ance,  député 
Clément Fournier, Saint-Nérée 
Club de I'ge d'Or de Saint-Raphaël 
Club Motoneige Le Petit Canton inc. 
Cliib Optimiste de Saint-Raphaël 
Club Sportif du hc-au-Canards hic. 
CIub V'ITTadoussac St-François iric, 

Conseil de la Fabrique de Saint-Raphaël 
Construction BML 
Constructions Marc Bolduc ùic. 

Construction Rénovation Omni inc. 

Dépanneur Lève-Tôt (Pétro-Canada) 
Éric Lacliarice, C.A. 
Ernesc Fndette, conteur 
Excavations Chanel & Fils 
Gange Réjean Roy 
Giibert Normand, député 
Goulet Godbuiit Nicole, notaires 
Groupe Conseil Gilbert Associes 

Hervé hvallee Surplus Américain enr. 

Hydro-Québec 
La Chorale levoilier de Saint-Raphaël 
lalimec 
Lapoiiite Auto St-Philémon Montmagny 
Les Entreprises Goupii Sc Fds (Lévis) 
Les Matériaux Bissonnette & Frères 
Les Femmes dirétiennes de Saint-Raphaël 
Magasin Albert Fradette 
Marche St-Raphaël 
Métal L.P.L. 
Municipaiité de Saint-Raphaël 
Paré Chevrolet Oldsmobile, Saint-Anselme 
Paré Centre de  Camions et Volvo Lévis 
Pharmacie Maryse St-Hilaire 
Pothier Deljsle, Societé d'avocats 
Promuruel BeUecliasse 
Real Iluot uic. 

Roy et Rouleau, salor~ filneraire 
Roy et Breton 
Spécialiste Habel Service de pneus 
Station Service L. Goulet (ültrarnar) 
T.Y. Moteurs 
Telus Québec (anciennement QuébecTel) 
Tmnsport Montkar 
Unibéton 

&zcocr~~~eonr  nos c~mrwandlkakes! 



TE~~IPERATURE 
Conversion "F en OC Conversion O C  en OF 
Soiisrraire 32 Multiplier par 1.8 
Diviser par 1.8 Ajouter 33 

Impérhles 
1 pouce 
1 pied 
1 verge 
1 mille 

Impériales 
1 pouce2 
1 pied' 
1 verge? 
1 miUe2 

Impériales 
1 pouce3 
1 pied3 
1 verge3 

Impériales 
1 once 
1 livre 
1 tonne 

Imperiales 
1 chopine 
1 pinte 
1 gallon 

DISTANCES 
Métriques Métriques 
2,254 cni 1 cm 
0,304 mètre 1 décimètre 
0,914 mètre 1 mètre 
1,b knl 1 kilomètre 

SURFACES 
Métriques ~Méîriques 
6,45 cm' 1. cm' 
0,093 nikcre2 1 mètre' 
0,836 merre' 1 tnètre' 
2,59 k,m' 1 kilomètreL 

VOLUMES 
Métriques Métriques 
i 6,39 cm3 1 cm3 
28,57 déci3 1 déci' 
0,765 m2tre3 1 mètre-' 

POIDS 
Métriques Métriques 
38,35 gr;imrnes I gramme 
453,59 grdmmes 1 kilogmrnme 
0,90 tonne m. 1 tonne 

cAPAcITÉs 
Métriques Métriques 
0,568 litre 1 litre 
1,136 Litre 1 litre 
4,456 ljtres 1 litre 

Impériales 
0.393 pouce 
0.328 pied 
1 . O 9  verge 
0.62 mille 

Lmpérhles 
O. 155 pouce2 
10.76 pieds2 
1.196 verge' 
0.386 mitle' 

Impériales 
0.06 pouce3 
0.035 pieds3 
1.308 vergeg 

Xmpériales 
0.035 once 
2.205 livres 
1.102 tonne 

Impériales 
1.76 chopine 
0.88 pinte 
0.22 gallon 
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