




Voici en termes simples comment les pionniers 
de Pintendre expliquaient leur blason. 

On remarque d'abord un pin majestueux, d'un 
vert éclatant : c'est que la région abondait en beaux 
pins de haute caille; le mot Pinrendre veut dire tout 
simplemeor bois mou. II y a ensuite un bras tendu 
vers l'avenir : c'est le symbole de notre patron saint 
Louis de Gonzague, religieux de la Compagnie de 
Jésus; ce jeune jésuite a été dnnné comme patron 
céleste à coure la jeunesse chrétienne; c'est aussi la 
main du prêtre qui indique le chemin de l'éternité. 

La hrrgc d'or signifie que Pincendre est Urie ré- 
gion agricole où presque cous les hàbirants 
labourent et hersent la terre pour y gagner leur sub- 
sistance. La devise r Toujours le même ,), que l'on 
peut définir comme une formule résumée d'un pro- 

gramme de  vie, indique pour les citoyens de 
Pintendre une triple fidélité ; fidéliré à la foi er à 
l'Église, fidélité au travail et persédrancc dans I'ef- 
fün, fidélité A leur titre de Canadien franfais. Dans 
cette triple tidéliré se trouvent notre espérance et 
le gage de notre prospérité. 

Des lignes pures, simplifiées, laissant de 
nombreux espaces libres, vides, qui lais- 
sent la place aux souvenirs et  a la 
confiance en ['avenir. Des cadres ou des 
espaces pleins auraient restreint l ' h a -  
ginacion. 

Le cheval est pitianné vers la gauche, 
il regarde vers le passt. 11 est gros, im- 
posant : c'est gràce à lui que l'économie 
a grimpé. 

?, Le pin est au cenm, signifiant l'dquili- .* -7 ,.- 
A q L  bre, la matière prerrü8re. 

-.a 

L'automobile se dirige vers la droite, Ir 
. C I  - - -  
L;?_ futur. 

:\ TouslesPlémentssetouchentousere- 
i <'* joignent par le biah du pin, qui rsr  très * rigdianr dans la fordation de Pintendre. 

:Vathnlie Dion 



d z silis hciirc-ux d3adrc)sser mcj cordiales salu- 
tarioris i tous ceux er celles qui  célèbrent le 

100' anniversaire dc  Pintendre. 

Pcndanc cent ans, les résidancs de Pintendrc 1 

ont parragé lcurs rêvés et lcurs espoirs, bâtissant 1 

une vic rneillcure pour leurs enfants er les généra- 

tions turures. Les ($tes soulignant cet anniversaire 
voiis ofcrent une rnerveillcuse occasion de vous rap- 

peler les grands  riiornents qui inarquent I'hisroire 

de rrnrre comn-iunaiicé. Notrc passé porre en lui les 

germes de notre avenir, et il esc Ïtnporcant qiie noiis 
rendions hommage à nos aric6cres en honoranr leur 
mémoire et en chérissant les traditions qiii con-ipo- 

senr riotre piicrimoine. 

Jc  suis persuadé que Pinceiîdre continuera de 
croitrc et dc s'épanou~r au sein d'un pays fort et  

vigoureux. Recevez mes meilleurs v e u x  dans les 
defïs des aniiées i venir. 



E! lm Gouvernement 
m rn du Québec 

71 y a cent ans, des hommes et des femmes 

ont consacré leur énergie ii bâtir un  nouveau village 

sur la carre du Québec, celui de Pinrendre. A cirre 
de dépurée de LEvis à l'Assemblée nationale, c'est 

avec un immense plaisir que )'offre à tous les mem- 

bres du comité organisateur des fêtes du 1OObn- 

niversaire de Pintendre mes plus sincères félicita- 

[ions et  n-ies meilleurs v e u x  de franc siiccès. La 
célébration du  centenaire est,  sans contredit, un 

moment privilégié pour saluer le travail extraordi- 

naire de ces courageux pionniers et pionnières qui 
ont grandement participé à l'essor de notre beau 

coin dc  pays. Permettez-moi iiussi de rendre un  

Iîommage bien particulier à toutes les personnes qui,  
depuis 1900, ont contribué, par leur Ïrnplication et 

leur dynamisme, à enrichir l'histoire de notre belle 
terre d'accueil. Les activites soulignant les 100 ans 

de Pintendre rcprésentenc égalemeiît des occasioris 

exceprionnelles ec intenses pour les Pinteiidrois e t  

les Pintendroises de participer daris la fracerniré et 

I'encliousiasme aux nombreiix événeiiienrs inscrits 
au  programme des iestivitis. 

A toute la population de Pinrendre, j'offre i-i-irs 

voeux les plus chaleureux pour des célébrat ions 

rélissies. 

Linda Goupil 

Min~stre  de la Juscire et procureiire gdnérale 



J e  suis heureux de saluer les Pincendroir~s et 
les Pinrendrois qui ,  avec l'arrivée de l'an 3000, 
célèbrent le centenaire de lcur municipalité. 

Pintendre est un charmant village et un endroit 
où i l  fait bon vivre. Vous avez déployé énormémenc 
d'énergie pour 6ilvoriser un développeinenc harino- 

nic-ux de vorre coin de pays. Grâce i votre esprit 
d'entraide et à votre capacité d'entreprendre, vous 
appartenez aujourd'hui à u n e  communaiicé bien 
~ i v a i i ~ c  et dynamique. Vous avez raison d'être fiers 

de ce que voiis avez accon-ipli. 

C'est avec plaisir que je m'associe à la produc- 
tion de ce livre consignant votre histoire. C'est i la 
fois lin hommage aux bicisseurs et un précieus héri- 
tage pour les générations futures. 

Je souhaite que les activités eiîtourant cet anni- 
versaire avivent vorre solidarité et que la fêre soit à la 
mesure de ce que vous bâcissez collectivement dep~iis 
un siècle. 

Lucien Boiichard 
Premier ministre du Québec 



C'eir avec plaisir qiie je riens. ii iirre de dbpiité - de Lévis-et-Chutes-de-la-Chaudière à In Clia~nbre 

**y 
des con-imiines, à soulzaicer un inagnifiquc centenaire 

,\ 
à Iri ville de Pincendre. 

Ce n'est pas tous les joiirs clv'un coin de pays 

[$te son centième aiiniversaire et Pintendre iuérite 

qu'on le célèbrc de belle façon. Les Pintendrois ct 

les Pintendroises, qu'ils soient de souche OU de i.i:iclie 

dace, manifestent u n  attachement a leur ville. 

II faut remercier coures ces personnes qui ont 

travaillé à colliger les textes, plîotos er documents 
que présente ce iivre du centenaire. Grâce h clles, 

les générations e t  funires pourront SC remé- 

morer certains événements chers à leur m u r  oit se 
fainiliariser avec la terre qui les accueille 

Sincères remerciements à toiis ceux er ccllcs qui 

contribuent à notre patrimoine e t  bon 
anniversaire i tolites les familles pin tendroises. Je vous 

prie d'agréer, chers Pintendrois et chères Pintend roises, 

I'espression de mes sent in-ierits distingués. 

Anroine Dubé 
Dépuré de Lévis-et-Cl-iutes-de-la-Cl~ac~dière 



A I'açcsion du siècle d'exirtencc de lu rniinici- - . .  - .. - 

palité, j'ai l'immense plaisir de représcn ter le conseÏl 

n-iuilicipal cn souhai tan t  a i i x  Pinccndroises e t  

Pinrendrois des festivités grandioses à la liüuteur 
'8, , 

de leur mérite. 

En  cette firi de millénaire, ces fêtes permetrent 

de rappeIer Ic souvenir de  tous ces hommes er de 

toutes ces fcmmes qui ont décidé de s'établir 2 

Pincendre pour y fonder une  coniiniinaucé prospkre 

cc dynatiiique. C:hncun i notre [manière, nous avons 

SU niertre en valeur le patrin~oine qiie nos courageux 

prédkcesseurs nous oiit l6gut. E n  réaffirmalit riotre 

appartenance i Pinteridrc-, nous conrribitnns B préser- 

ver cc i enrichir Ic caractère de notre localick. 

Q u e  d'hommages et de reconnaissance nous  

pouvons rendre à tous ces pxrcicipants au d6vclop- 

pernene de la municipalité. Un adage dit : Le paçsé 
esr gariliit dc l'avenir. )) En canr que maire de cette 

rn~inicipiilicé, )'en concliis qiie norre milieu est sur la 

bonne voic de l'essor ec de In prospérité. Mais, pour 

cela, iI faut continuer ii inîbriquer dans notre vie de 
cous les jours les efforts e t  la persévérance qui ont 

été des lignes de  force de ilos ancêtres. 

Au non] du conseil municipal et en  [non riom 

personnel, je de l'occasion pour féliciter le 

coiiiirk orgariisateur rle ces f? tes pour I'escelleiit 

travail accompli. Je soiiliaite également i tocite In  

population dc Pincendre un bon 100' anniversairc, 
anniversaire qu i  serr égalernerit de tremplin pour le 

prochaiii niillenaire. 

Bon 100' anniversaire à coiices et à tous ! 

Albert Lachance 

Maire cle Pintendre 



Le t.etzterzaire de vorrr pnroisse est accusio~z privzlégiée 

de r@pelei. le rortrdge, Iu rindc;ité, Id géné~osité 

de i-ef(x et celles ont façolz né k t  vijage 

de vorre dynctinique rontn~ixnartté. 

Cent ans de hz, cle solidarité, d'tl?t rdide comniunazitairu, 

de projerj- pdrtngés entre le3 di.ve.rsa génémt ton~ 

q ~ i  P se S O R ~  sziccidi Ià PPwrenJre. 

Qrle reconnaissan<r el fierté h~ibiteni ce3 jhtivitks, 

moment de mémoire cwtts, 

mais a m i  regard entreprenant vers lhveni~ ! 

G.rati!~ide soit aussi stndne à tous I ~ J  pnstgrrrs 

qui ont tri chn rge de t~oh'e poroz~se. 

Qrie Dieu V O I ~ S  ;Fin UZSse ~t vous comble dz jd grdce ! 

Aver mes fraiwnelh snltd~dtions. 



Les cliiffres 1, 50 et 100 sont des cliiltres rnngi- 
qiies dans la vie d e  la paroisse de Saint-Loiiis-de- 
Pintendre. Ils font réfkrence à notre I-iistoire et  en 
marquent la principales étapes. Ils suscitent 13 fête cc 
la réflexion. Aiijourd'liui, Ic chiffre 100 rmscn-ible toute 
r?~tr:e popiilsrion dans un meme n-iouvenienr d'esprit 
et de C W L I ~  polir : 
- faire mémoire de norre passé et exprimer notre 

reconnaissance; 
- analyser notre présent et préciser notre ideilcité; 
- anticiper notre avenir ec poursuivre notre épa- 

nouissemcric. 

Nos ancécres nous onr légué iin riche héritage. 
G r k e  i leiir espric d'iriiciative, à leur audace et à leur 
dbtcrmination, une cornmiinauré est née sur notre coin 
de terre. Sous le clocher, ils ont puisé la lumiére a la 
Parole de Dieu; autour du clocher, ils se sont frater- 
nf'i,,nlcnt unis pour vivre I'expéricr-ice de l'Évangile. 
U n  tel comporrcment suscice en nous iine reconnais- 
sance tout admirarive. Aux pionniers de PÏntendre, 
on pcur appliquer les paroles du cl~anoine Lionel 
Groulx : <( C'esr la dbtermiiiation chrétiennc de nos 
pkres, leiir piété et leur fidéliti- à Dieu, qui a consen4 
la Ioi en ce pays et qui a fait tour ce que le Canada 
français compte de beau dans son hiscoire religieuse n. 

FEerté pour ~ar io jo~dh t t i  - 
tm~zps d e  ka coresfiowmbilité 

La vie pastorale de Pincendre époiise le style de 
Jésus, le Bon Pasteur, et répond aux invirations de 
Vatican II. Ici, nous faisons l'expérience vraie de la vie 
en Église : il y a solidarité ct con-ipliciré entre pasteurs 
er laics. La prise en charge de la vie chrétienne est 

nerrernenr partagée : zsemblée de fabrique, conse11 
paroissial de pastorale, comité de IÏrurgie, service d'ini- 
riarion sacramentelle, sociécé Saint-Vincent-de-Paul, 
corniri- des malades, Brebis de Jésus, etc. Plongée au 

c e u r  d'iine société jeune et pluraliscc; norre commu- 
riaucé chrétienne se montre respectueuse des aiitres; 
elle sait les écouter er les admirer. Au milieii d'lin 
monde sollicité de partout, elle prend le temps de d,re 
la parole qui  convient et de créer des liens qui brisent 
I'isuleinen t. Dans un environnement dominé par la 
productivité, clle garde le courage du geste frarcrnel 
eii faveur des démiinis. Bref, ici, les Liiptisés font corps 

avec l'équipe pastorale pour que Pintendre devienne 
un lieu de liberté, un espace de justice, iine terre de 
paix. Oiii, il fait bon vivre à Pintendre. Nous sommes 
fiers de nacre communaiiré. 

Espoir @w.r de~mb'iii - !MI@ d11 regrozrpm~eizt 

À l'orée d u  siècle nouveau, l'Église doic encore 
s'ajuster ii une réalité nouvelle. Devant la diminution 
du nombre des pretres et en raison de la complexité 
de la tâche pasrorale, les paroisses doivent se donner la 

main polir   ni eux assumer leur mission d'annoncer 
Jésus et son Évangile dans le monde moderne. Je  fais 
le vœu et la prÏère que Pintendre sache répondre à cet 
appel de notre évcque. Encore demain, d'une manière 
nouvelle, nolis saurons faire Eglise en  soignant ~ ' é d u -  
cation de la foi, la prière litiirgiqiie, la charicc ~raternelle 
et l'engagement missionnaire. 

I3abites par l'Esprit du Seigneur, nos anches  sont 
deveniis des témoiris de 1 ' 6 v a n ~ i l e  chez nous. Du 
début de 1;) paroisse jiisqu'à aujourd'hui, ils onr eu foi 
en euu-mErnes et confiance en Dieu. Ils noiis ont tracé h 
voie à empmnrer poiir concinuer notre mission d l É g h .  
Tournés vers lFa.ilenir, soyons cénîoins de l'Espérance. 

Je souhaire donc à coutes ec à tous la joÏe dc pani- 
cipcr pleinemenr: à ces fêtes cornmun.liutaires. Que ce 
centenaire devienne un cremplin qui nous lance vers 
les haurs sommets de la vie en Église ! Virifions, i 
Pincendre, la vbrnciti de ce dicton : Moncés siir les 
épaules des anciens, noiis voyons plus loin qu'etu; B.  

Votre pasteur, Rnger Lacasse, prêtre 



&s membres du conscil de la MRC de Derjar- 
dins et moi-même sommes particulièrement lîeureux 

d'adresser nos salurac~ons les plus cordiales à tniis 

les résidlinrs de Pincendre à l'occasion des fêtes sou- 
lignant le 100' anniversaire de Condariori de ln  
paroisse. Cent ans dkjà ... ! Mais on doit ajoiitcr aus- 
sit6t : (c ... er beaucoup plus encore ! n Car I'ereçtion 

de  Saint-Louis-de-Pintendre en paroisse puis en 

ti iurii~i~alicé au  début di] XX' siècle est prkc.icir:c 

d'uiie longue Iiiscoirt qui remonte au moins jusqu'h 
1706 avec I'insriillarion d'iin mouliri à farine siIr la 

rivièrc à la Scie par le seigneiir Duplessis de Lauzon. 

Puis viendront les prcmi2res familles, les Hallé, 

Nolin, Carrier et Samson, dont fait éta t  le recense- 

ment dc 1796. C'est donc une camrnunauté bien 

établie que, beaucoup plus card au tournant du s~ècle, 
confirment les décrets  canoniqiie e t  gouverne- 

mental créant la paroisse ec la municipaliré. Er lé. 
temps passe jusqu'à faire de Pintendre la municipa- 

lité qiie l'on connaic aiijoiird'llui : prospére, dy na- 
mique et résolument tournée vers le fiirur. 

II est important pour une communauti. canc 

paro~ss~ale que municipale de célébrer un  événcrnent 

aussi s~gnificacif qu'un centenaire. Ainsi le sauhaite 

à tous  les cicoyens de Pinteiidre des festivités 

mémorables, a la Iiauceur de leur passe er de leurs 

aspirations pour l'avenir. 

Jean Garon 

Pr i f e~  de la MRC de Desjardins 
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4~ LA CORPORATION DU CENTENAIRE 

Centenaire PRÉSENTE À LA POPULATION DE PINTENDRE 
de Pintendre 
1 9 0 0 - 2 0 0 0  SES MEILLEURS VEUX 

Mcnihrcs de 13 Corporation : D'UN PREMIER SIECLE D'HISTOIRE 

hl" I.uiic Rn): 

\'icc-présicJcnrc. pruiiiuriun 

h-1"" N athaliç Fiiiiclion. 

Corn périt i r i i i  1>rov1nc 

clc i>i .~llpicr~ 

hl. hliclil-1 C;~iirnond 

Fii?ancci.iienr 

hl .  (I1;iiidc Norninnd, 

Sites cc Iogisriclric 

i'rogramrn~tiun et di.rivitC~ ATurhalic. F~wi'lon,  L/(L.IP Chdof-  Roy, Dcn~j Tl,r<yeon, Clai~c Daille; 
2 t,nnsic : Ch/ich Norma,id. Rrnaud 5unzei.r~. Robe.#-1 Kobe~rsm?, M 1 l~5 t . l  G/iiaond 

M. Rcn.iud Saiitcrrc 

1-ivrc dir Ccnrrn.~ire 

Prési~irnt J'hunnctir : 

hl. Francis (:arricr 



AUX CITOYENS E T  AMIS 

DE 

PINTENDRE 

LE COMITÉ DU LIVRE 

OFFRE CES PAGES DU CENTENAIRE, 

FRUIT DE L'EFFORT DE TOUTE UNE COLLECTMTÉ. 



Refrain : 

Pintendrc, ville d'aujourd'liii~, 
Tii as grandi,  si peu vieilli : 

Nous te  ouh ha irons lorigue vie. 
Pintendre, ville d'aujourd'liiii, 
Nous te souhaicons longlie vie 

Cotnme les tendres pins d'ici. 

1. II y eut les premiers colons 
Venus y bâtir leur maison, 
Ancrer durablement leur nom : 

Carrier, Nolin, Hallt,  Samson. 
D'autres familles les ont suivis 
Pour s'érablir, gagrier leur vie, 

Près de l a  rivière à la Scie, 
Où les moulins se sonc consrruics 

2 .  Voilà un siècle hien sonné 
Q u ' u n  fier cloclier s'est élevé; 

Nocre paroisse est bien née 
Et saint Louk sur elle a veillé. 

Agrjculcure en héritage, 
Nolis avons fair bien davanrage : 

Nonibreiix commerces ail paysage 
Et industrie du  recycl i~ge.  

3. Aujourd'tiui cllaque Pinceridrois 
Peur se senc,r le ccrur en joie : 

Cerir ans de vie, cent ans déjà ! 
Soulignons-le avec éclac ! 

Texte : Diane Ruhertçon 
Musiqiie : Alain hlartiiieaii 
Interprète : Marie-Michèlr. Roberge 



'A9zn,tef.z d1.e a ilka d 'ay '~  ~.wd 'fi CU 

Texte:Diane Robertson Musique:Alaio Martineau 

- 
Pin - ten - dre vil - le d'au - jour - d'hui tu as gran - 

V - 
di si peu vieil - li nous te sou - hai - tons lon - gue vie 

Pin - ten - dte vil - le d'au - jour- d'hui nous te sou - 

Bbm @ [Couplet] 

hai - tons Ion - gue vie corn - me les ten - dres pins d'i - ci 1 : I l  y eut 
2:Voi - là un 
3:Au -jour - d'hui 

les pre - miers CO - lons ve - nus y ba - tir leur mai - son, an - crer du- 
siè-cle bien son-né qu'un fier clo- cher s'est é - le - vé N o -  tre pa-  



73i1q leridrc u ille d'a L+L r r-d ' Rui 

ra- ble -ment leur nom: Car - rier No - lin Hal - lé Sam - son D'au - ires fa - 
roisse é - tait bien née Et saintLouis sur elle a veil - lé A - gri- cul- 

mille les ont sui - vis pour s'é - ta- blir ga- gner leur vie près de la 
ture en hé - ri - tage nous a-  vons fait bien da - van- tage nom - breux corn - 

ri - vière à la Scie ou les mou - lins se sont cons - truits 
merces au pa - y - sage et in - dus - trie du  re - cy - clage 

cl 
cha - que Pin - ten - drois peut se sen - tir le coeur en joie cent ans de 

O 
vie cent ans d a sou - 1 i -  gnons le a -  vec e -  clat! 





La peiire Iiistoire de cc livre du centenaire 
débute a u  printemps 1995 lors d 'une renconrre 
informelle Albert Lacliance ct Hervé Trcmblay, 
respectivement maire et  secrétaire-trésorter de la 
rn~t i ic i~al i té ,  fonctions qu'ils exercent toujours. Sans 
arriere-pensée, je leur avais montré le livre, aliquel 
j'avais concribué, du centenaire de nîon village natal : 
Sq/tliser- 1 894- 1 994. Souz:ert~r~ce.r et pevspect~~tri. 

(( Esr-il possible de produire l'équivalent pour 
notre cesitenaire en l'an 2000 ? w ,  me lança le maire. 
(< Sans doute, répondis-jc un peu surpris, tnais à deux 
conditions. )i 

L'expérience de Sqiiatec in'incitaic à demarider 
d'abord qiie soir ri-iise sur pied, pour s'occuper de 
rotircs les activirés d u  centenaire, une corporation 
indépendante du conseil n-iunicipal, où ne siégerait 
ni Ic maire ni le secrétaire-trésorier. La deuxil-me 
condition impliquait le versenlent annuel pendant 
cinq ans, de 1995 à 1999, d'une somme de 5 000 $ 
cn vue d'engage-r des éttid~ants pendant I'écé pour les 
recherches préparatoires i la rédaction du livre. 

Les conditions ont été rnpidement acceptées et je 
tiens à remercier notre maire pour son soutien 
inclff:c.tible pendant toute la dur& de l'entreprise. 
Sans cet appui e t  Ic concours du  personnel de la 
municipalité, en particulier du directeur général 
Hervé liemblay, le projer n'aurait pas fair long [eu. 

Même si la corporation mir u n  peu de temps à se 
coristituer et à prendre sori envol, son rôle demeure 
capi tal  d a n s  l 'organisat ion des act ivi tés  d u  
cencenarre, y compris la préparation dci livre, qui a 
relevé depuis les débuts de ma responsabilité directe. 
Oucre les tâches inhéren tes  3 un  conseil  
d'adrninistratiori, plusieurs des huit membres de la 
corporation se son c personnellement impliqués pour 
le livre dans la vente des pages (Denis Turgeon et 
h~iichel Guimond), dans la rédaction de certains 
chapitres (Lucie Roy et Denis Turgeon) et dans l a  
lecture critique des textes (Claude Normand e t  
Michel Guimond). La qualicé du produit fini en  a 

grandement profité. 

La lisre esc longue dcs étudiants qui depuis 1995 
onc investi ,  rémunerés  parfois en argenr ,  plus 
souvent en crédirs académiqucs, leur énergie dans 
unc  porcion des reclierches pr tpararoires  5 la 

rédaction des chapitres, Notre gratitude reconnaîi 
Marc Lacluerre, Marie-Josée Vachon ct  Hélène 
Gagnk pour le recueil de starisciqucs et le ~raitemenr 
de recensements, Nathalie Sainr-Laurent pour les 
preiiiièrcs généalogies, Érienoe Drapeau et  Richard 
hlbonayo polir l'analyse de contenu des procks- 
verbaux ec des bot t ~ n s  scolaires. 

C'est sans rémunéraiion autre q~i'acadérnique, 
socis forme de neuf crédits de formation praciqcie, 
que ccs dei~v derniers ont consacré chacun 360 lieures à 
des dépouillements systématiques de documents 
scolaires, tandis qiie Paule Rc-ny-Bourgcr empmntaic 
la méme voie de la formation pratiqiie pour consacrer 
ses 760 heures à l'analyse de contenu des qunrance 
pretnièrc-s années de procès-verbaux d u  conseil 
municipal. Devcriuc professionnelle de recherclîc, c'esr 
à contrat qu'elle a mené à terme cctte longue rechrrcbe 
et réciigé l'irnporcanc chapitre de politique municipale. 

L 'expér ience  antérieure d e  Paule d a n s  la 
rédactiori du livre du  75' anniversaire de Sainte- 
Hélène de Breakeyville a fait rerenir scs services 
pendant  près d'lin an pour  prendre charge de 
l 'opéra t ion  complexe des piigcs de fami l l e s ,  
d'enrreprises et d'organismes. Cliacune des enrirés 
qui accupenr les 350 pages de 1'albun-i représente iin 

cas d'cspèce, qui a nkcessiré des appels ielépho- 
niques, des rencontres, un contrac, la remise d'un 
cl-ièqiie en mèmc temps que Ic matériel écrit cc 
photographique, la rédaction parfois, Ic contrôle des 
photos e t  des légendes, la vérificarion des pages 

montées avec les représentants des hmilles, 1c retour 
des photos, la corrcctjon des épreuves et la lecrure 
finale. Sans Paule ec son savant porrable, nous serions 
encore à nous chercher à travers iin fouillis d e  
dossiers et d'appels entremêlés. 

Aiissi eficace, qiioique plus récemnient intégrée 
dans norre equipe de Pintendre, parait Michelle 
Mauffette, spécialiste de la correcrion linguistique 
et, ii ses heures, rédactrice d u  cliapitrc scolaire. Le 
temps qu'elle a consacré depuis I'auromne dernier à 
la vér~fication de tous les rexces, en provenance des 
familles autarit q u e  des auteurs méme,  ec i la  
releccure de toutes  les pages, sans compter  la 
redaction de son chapitre, est proprement phénoménal, 
en  tout cas sans commune rneçurc avec le petic nvrnbre 
d'heures qui lui a effectivement été payé. 



La troisièriie de mes proclies collabora trices, 
cette alter ego qui se nomine Mariette V~lleneuve, 
me  prodigue son expertise professionnelle depuis 
plus de quinze ans et s'est chargée dii traitement de 
routes les données ainsi cliie dc la gérance de deux 
recensemcrics, celui de 1988 ec celui de 1799, oh i.1 a 
f d u  supenriser 18 recenseues, qu'il convienr aussi de 
remercier, et compiler l'ensemble des formulaires. Son 
4 . 1  de lynx en matière d'édition esc d'une particulière 
acuité quand il s'agic de réviser cous les texces et 
tableaux cc de corriger les dernières épreuves. Si ln 
rédaccion d'aucun chapitre ne lui est spécifiquement 
attribuée, c'est tout le volime qui porte la marque de sa 
griffe avant son expédition piir Interner, section par 
seccion. pour le montage finai à Ia P l i n e  d'Oie. 

A tous ces écudianrs en aiirliropologie et à ces 
professionnelles dc recherche qiii se sont formés ec 
onr travaillé sous ma direction, je redis ma pro€o~ide 
graritude et leur retourne une bonne part de mérite 
dans le succès de l'entreprise. 

À La Pliime d 'Oie,  qui a pris cn cliargc au  
printemps 1999 la conception graphique, la mise en 
page ec l'impression de notre volume, nous devons une 
fière chandelle. Le professionnalisme de l'équipe qui 
encoure hiliclieline Pelletier, la qual i té  des 
communicat ions ec l a  clialeur des relations 
~nterlwrsannellc-s ont singulièrement allégé noire tâche, 
à l'occasion du spriiic final en particulier. À coures, im 
grand merci. 

Le livre doit  beaucoup de sa  valeur,  ec le 
responsable tient à le n-iarquer, aux autetirs qui oiit 
accepté, à contrat ou benévolenienc, dc rédiger l'un 
oii l'autre cllapitre dc la monograpliie. N'ont pas 
encore été mentionnés Pierrc Hamelin, pour sa 
clironologie d'une paroisse en rnouveinent, Yves 
Hébe r r ,  qiii se  c o m m e t  seul  dans  le chapi t re  
éconon-iiquc- er en colliiboration dans. le cadre 
Izis tor ique ec géogcaphirlue, er surcout  D iane  
Robertson qui, en plus d e  signer la rédaccion de 
<< Mémoires vivantes ,>, nous livre des po8rnes et le 
texcc d e  la clianson rhème d u  centenaire .  Sa 
contribution benévoie s'est avérée exceprion nelle, 
comme celle d e  Cl-iryscel de Blecker, dans le con.iité 
de I'cxposition pour le repérage de documents et  de 
photos aiic~ennes et rtcentes. C'est inêmc à eue et a 
son mari Daniel qii'on doit quelques-unes des 
récentes qui agréinenrent cerc:iins cliapitres de ce 

volume. Les autres membres de ce comité tr&s actif 
d e  l 'exposi t ion,  donc  u n e  a u t r e  et i idianre e n  
anthropologie, Geneviève Lorcie, apparaissent dans 
I R  pl-ioto de groupe à I'avarit-dernière page rle la 
section des organiçmcs. 

Parllinc photos, il n'a p u  écé possible d'Ïdentifier 
cous les pliocagraphc-s unpliqiics dans les (( porrrairs ,b 

plibliés ici et exposés à La Pintellecc. CerrVris, cornii-ie 
le Snidio Gosselin de Gvis, ont hspani. Les famiiles qui 
nous onr remis leurs phocograph;es sont répiicées 
détentrices des droits sur Ieur irnqe. 

La compagnie Point du Joiir Aviation Itée, qui 
dispose d 'une  riclie banquc de viles airir-nnes de 
Pincendre et de la region de Lévis prises vers 1962, a 
inis ii iiocre disposit~on neuf de ces photos à lin prix 
assez favorable pour qii'on le considére cornine sa 
contribucion particiilii-re au succès de la piiblicntion 
di] centenaire. De tnêmr le Musée McCord d'liistoirc 
canadienne: de Montréal, a permis la reproduction 
des deux  coiles du  c é l i b r e  pe in t r e  Cornel ius  
Krieghoff, intitulées La barrière de péage (vers 1863) 
er Le pont cubulaire, Chutes dc Saint-Henri (1858). 

Un remerciement sptcial s'adresse i Micheliric 
Guay et  son mari, Briino Nadeau, pour nous avoir 
offerc l'intrigante bo i~e  de papiers, pliotos e t  cartes 

mortu.liires retrouvée dans la vieille maison Lligueux, 
de la côte des Couture, et A l'abbé Robert Mercier, de 
PÏntendre e t  Saint-Henri ,  pour  nous avoir fait 
parcagrr ses photos personnelles et sa connaissance 
incime de Carrier-Jonccion. Notre  reconnaissance, 
par I'incc-rmédiaire de Robert Mercier, s'adresse 
également à Deriis Bécliard, aussi de Saint-Henri, 
pour sa précieuse docurnencation pliotograpliique et 
cartographique. 

Parnii l e  recenseuses de 1999, ~Marie-Josée Otis ec 
Nancy Bolssonneaulc n-ii-citent une mention pour leur 
coritriburion à la vente des p a g e  et à la collectc des 
photos. A coures celles e t  ceux qui ,  sans erre  
personiiellement mentÏonnCs ici, ont contribué A cette 
en [reprise conimune, je bs route norrc- gratitude. 

Le dernier ec pliis spécial merci s'adrcsçe aux 
faniilles de Pi~itendre qui, en fournissant leur Iiisroire 
e t  leurs photos, on t  nourri Ics papes qu'elles onc 
aclierées et n'ont pas peu conrribué à b rid~cw de ce hre 
souvenic, dnnr elles sonc le véritable aiiceiir. 



par Renaiid Sanrcrre 

. . 
-a vle a Pintendre ne débute p u  en 1900. Pas 

$us qu'elle ne se termine avec le millénaire 

Le livre di1 centenaire tourefois porte plus parti- 

culièrcrnent siir ce - siècle d'histoire >> et s'inciressc 

ain fari-iilles qui y étnicnr déjà etiracinées et h celles 

qui sonc venues s'y érablir plus récei-riment. 

G+ gros ouvriipc se présesite en deux parties net- 
teiiienc dist;ncces. La dernière et  non la moindre, 

tant  en nomhre de pages qu'en contenii, est consri- 

tuée  d ' u n  seul chapitre,  l e  disième,  corisacré à 

1'altiii.rii des familles, auquel on il greffé deux sections 

siir une parrie des entreprises et des organisn-ies de 
Pintendre. 

11 cn v ; ~  aurremerit des neuf cliapitres qiii précè- 

dent dans iine première partie plus proprc-r.icric 

monograpliiqiie et  sont l 'mivre d'aurcurs parricu- 
Iiers, chercheurs pour IA pluparr. 

On  retrouve dans ccrtt pre~i?ière parrie les cha- 
pitres clusiques de couce bonne tiionograplîic, siir le 

cadre hisroriqiii cr gPogrqhiqu"cli;ipitrc 1) ,  poiir 
situer dans l'ensemble cette d'un siècle et ce 

territoire; srir la d4niograplîie (cl~apitre II), qui rend 
conipre de l'évolution de cette popiilation parricu- 

likre; les trois chapitres qui suivenr su r  l'économie 
(III), la polirique municipale (IV) er Ir. scoli~irc (V)  

sonc les pliis siibsranciels et fouillés. Le cliüpitr~ pa- 
roissial (VI) foiirnic un utile cnrilplérnenr :LU livre ciil 

75C nniiiversa~re qui, lui, était plus nerccnienc orienté 

vcrs l'orgnnisarion religiciise. 

Su i t  lin t n e r ~ c ~ l l e u x  chapi t re  V I I ,  in t i tulé  

(( hlkrnoires vivanrc-s ,,, qtu donne la. parole i quclques- 
uns dc nos ainés et rend plus persoiinelles les analyses 
un pcii abstraire5 ec les staristiques des chapitres 

prkcédents. 

La publicarion incégralc air ctiapicre V[II du rc- 

censernent fédéral de 190 1 sert d'annexe oii  clinpitrc 

sur la déniographie. 

Le chapitre 1X sur 1:i généalogie de 77 lignées 

familiales opére iine trünsicion entre les deils parcies 

FicSurcn diins ccr album tous ceilx. et ce]]cs qlii de I'ouvragc et fournit unc cxccllente porre d'entrée 

ont clloisi d'y écrc cn achetant iine ou des pages cc en à l'album des familles. 

foiirnissanr le inacéricl rcqiiis, de narure l-iistoriqiie er Puissent cet albun-i ec la rnonograpliie qui pré- 
photographique, siir leiir faniille, entreprise OU orga- &de les ycii>; et ['intelJigr.iiic de ceux qui Icç 
nisinc. C'est là que réside l'histoire concrète e t  feuilletrc.i-onc c n  espérant que les Iccrrurs y crouvc- 
personnelle de Pinteridre ct I'auteiir de cet album est ront autan t  dc et de s a t i s f n c c j o n  que  lc 
vkritnblemerit collectif. aurciirs er les responsables en ont mis ii les rcaliser. 
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par Yves Hébert, historien 

et Renaud Sancerre, nnchropologue 

YQour recoiiiiairre unr communauté distincte, 

I ' an t l i r~~o logue  américaine Jenriie Keich a dbg:igé 
trois critères fondamentaux : Lin territoire, le senri- 

n-ienr d'appartenance et une certaine organisariori 

sociale. 

Si Ic trrricoire d'une comn-iunauté se détermine 

objectivement par ses limites, par les frontières qui la 
séparent de ses voisines, l'appartenance des membres 

au groupe, ce qu'on appelle le << sentiment du nous n, 
esr pliis subjectif, enraciné au c e u r  des individus er 

dans I'li~stoire commune des n-icmhres du groupe. 

La necessici. d'un mÏnÏriiuiii d'organisation so- 

ciale repose sur le constar cju'il ne suffit pas d'une 
juxtaposition de personnes pour fornier iine commu- 
nauté .  Encore faut-il qiie ces personnes soient 

interreliées ec rkpondenc à des objectifs coinmusis 
définis par uii certain leadership pour qu'apparaisse 

et se corisolide le vouloir vivre ensemble. 

L'érection canoniqiie er civile des paroisses au 

Québec rkpond à ces critères et obéir à un mouve- 

mcnr à peu près parroiit le même. Daiis la marche au 
peuplement d'un vasre terriroire, il arrive un mo- 

merit liù un noyau de gens se sent assez dense et torr 
pc,li: s'adresser aux aurorités supérieures et  SC faire 

reconnaître comme entité distincte. 

Cc moment est arrivé pour Pintendre a la fin du 
sikcle dern~er. 

Aussi s'avère-c-il nécessaire ici, avant de sc pen- 

cher sur  la démograpliie, l'économie, l'organisation 

niiinicipale, scolaire et  religieuse de Pintendre au 
coui:. .iu sikcle qui vienr de se terminer, d'évoquer 

I'l-iistoire anrérieure du peuplement dans cetre ré- 
gion e t  de préciser le rerritoirc exact qu'occupera la 

nouvelle communauté. 

Lc vouloir vivre commun se dégagera ensuite 
tou;  i.~tureilctnent des chapitres qui von t  suivre 

ceidi .ci et dc l'album des familles qui constitue 

l'essentiel de cet ouvrage. 

Le dé~,eloppeinent du territoire qui donne nais- 

sance à la municipalicé de Sainr-Loii~s-de-Gonzague- 

de-Pinrendre doit Etre situé dans la dynail-iiquc- de 

peuplei~~enr de la seigneurie de Lauzon, qui s'installe 

dès le début du Régime f'ran<als. Ide terriroire actuel 

de Pintendre fait partie de cecre vaste seigneurie, 

concédée à Jean de Lauzon, père, le 15 jan~rier 1636. 
Entre 1650 et 1826, elle est siibdwisée en ilne dizaine 

d'arrière-fiefs. Ainsi, en 165 1, l'ancien goiiverneur de 

la Noiivelle-France, bila D'Aillesbout, se fait concé- 

der l'arrière-fief Sainr-\J~l~i-ié, lequel comprend cinq . arpents de fronr sur le grand fleuve Si~int-Laurent 

sur quarante arpents de profondeiir ),. C'esc i partir 
de  l'ancien rerritoire de l'arrière-fief Saint-VÏlnié que 

la municip;ilick de Pintendre sera forniée. 

L'envirorinement a dc tout cenips bté perçu en 

fonction des ressources qu'il procure aux humainr er 

des obstacles qu'il représenrc à leur écablissemcr?~. 
Aiissi l'occupation de l'arrière-fief Saint-Viliné ec du 
territoire actuel de  Pintendre ne sc fait-elle pas au 

hasard. Dès le dtiibut du XVIIIr sitcle, les premiers 

l~abitants apprennesic à repérer les meilleurs endroÏrs 
poiir s'établir. Le terr i~oire  qui compose I'acruelie 

municipal i t~ de Pisitendrc est p,CnEraIemenr plat, 

n-iais il est découpé par la rivière à la Scie qiii le tra- 

verse di] siid au nard. Bornc à l'ouest par la rivière 

Etcliemin, il cornpreiid égalelnent de petits coiirs 

d'eaii non navigables. De h p n  génkrale, plus on enrre 
à l'intérieur des terres, plus le tient 

con-ipte des riviéres. Celles-ci ont  une influence 
majeure sur les schému d'occupation. 

En suivant le coiirs de la rivière Erchemin, pour 

gagner  la paroisse de Saint-Henri e t  ensuite la 

Beauce, e t  en longcanr la rivière Chaudière, les habi- 
tantS.de la paroisse Saint-Joseph-de-la-Poin~e-Lé\~~ 
conrribuent, de hçon progressive, à créer iine route : 
la route Justinienne. Le coiirs des deux principales 

branclies de la r~vière à la Scie accueille les premiers 



groupements  de colons du territoire actuel de 
Pintcndre. 

La topograpl~ie du territoire et la nature d e  ses 

sols jouent un r6le irnpartanr dans le C ~ O L Y  des pre- 
miers ét:iblissements. De part ec d'autre du fief: à 

I'cst comme i I'oiiest, les sols sont sableux ou domi- 
liés par des zones marécageiises.  C 'est  ce qui  

explique l'absence de peuplemenr dans ces deux 
secteurs. De fait, en 1737, line carce dressée par I'ar- 

penteur Jeremiah McCarchy indiqlie à des Iiabitanrs 

du village d u  Piliii Tendre )b qii'ilç ne pourront s 'ka- 
blir sur certaines terres en raison de la p r o x h i t i  de 
I'c;iu. Sous le Régime francais, il faiit dire que le peu- 

plcment se fiait d'abord à proximité du fleuve, là où 
les terres sont faciles d'accès. Les rerres plus au sud, 6 
partir d u  Iiaur de la falaise de Saint-Joseph-de-la- 

Poinre-LRvy, sont occupées ensuite: après les anntes 

1720- 17 30. Par la suire, on ouvre progressivemenc 
les premiers rangs OLI concessions, qu'on dénommera 

Coucances, Sarmrcau et Arlaka (Harlaka). 

PEUPLEMENT DU F I E F  SAINT-VILM~ 

Il est diFF1cile d'établir erüctemenr à quel moment 

on commence à prendre possession des terres ali sud 

de Sariit-Josepli-de-la-Pointe-L Avanc la Conqiiéte, 

il semble que cerraines terres aient été acquises dans 

le rang Arlaka. Dans les actes notariés, la première 

mention de ce rang esr datée du ?O novcnlbre 1744. 

Charles Guay, marcl~and de Quéhcc, y possède une 

terre ec la cède à son fils Jean, en reconnaissance de 

dette. À cette époque, il n'est pas exclu que I'on a;t 

commencé à exploiter la coupe du bois à l'intérieur 

de la paroisse Saitit-Joseph-de-la-Pointe-Lévy à des 
fins cornrncrciales. De fait, le territoire de Pointe 
L&vy constirue un milieu privilégié pour I'exploira- 

tion forc.srÏi,rc puisqu'on y rrouve des cl~ènes, des 
érables, des n-ierisicrs et, bien sûr, des pins. 

II est rout aussi cWcile de savoir qui fur le premier 

Canadien à s'érablir sur l'actziel territoire de Pincendre. 

Les acces notariés et qiielques publications permet- 
tent coutefo~s Je repérer l'une des premières Fimilles 

occupant des terres : la fan~ille Hallé. Selon I'histo- 
rien Joseph-Edmond Roy, l'un des premiers à s'établir 

près de la rivière à la Scie est Gabriel Hallé. Ce dernier 
est i l'origine de l'appellation Coutarices, donnée nu 

deuxièn-ie rang de Saint-Josepli-de-la-Pointe-Lévy, 
pour rappeler un évêché de la France. Dans les 
années suivantes, Augustin Hallé s'érablic dans le 
même secteur et il n'esc pas i.rnpossible qu'il y attire 
d'au trcs familles. 

Le peuplernenc de l'intérieur des cerres de Saint- 
Josepl i -de- la-Pointe-Lévy d o n n e  n a i s s a n c e  à 
cjur-lrluesconcessions dont les appellations Jemande- 
raienr à êcre étudiées pour leur étymologie et leur 

valeur de térnoigi~age. Après le premier rang de 
Saint-Joseph, on trouve Trompe Souris, Coutances 
devenant Sarasceau (Sarostcau, Serosco, Sorasta), 
Arlaka (Har laka) ,  Brise-Culottes,  Nord-Est  dc  
Pintendre,  Sud-Est de P in tendre ,  Plaisance er 
Beauliarnois. II est important  de no t t r  qiie les 
toponymes Sarasceau ec Arlaka rappeilent des eca- 
blissements cemporaires de Micmacs, d'Abéoacluis 
et de Malécites, à proximité des rivières Chaudière et 

E tchemin ,  e n t r e  1741 er 1748.  Le coponyrne 
Sarateau pourrait rappeler le nom du fort Sararoga, 
qui a siibi d'importants dornmagcs par les Abénaquis 
avant la Conqiiète. Ces n-iêmes Abtnaquis se sorit 
probablement rctrouvés de façon remporaire sur les 
bords de la rivière ii la Scie. Cctte présence aniérin- 
dienne, bien qu'épisodique, est confirmée dans les 
registres de Saint-Joseph-de-la-l'o~nre-Lévy. 

;il la fin du XVII1' siècle, les concessions s'arrt- 
tent i celle de Pin Tendre, situGe au sud, non loin des 
limites actuelles des municipalités de Pinrendre et de 
Sainr-Henri. La première mention dans les anes  n o m  
ries du toporiyme Pain Tendre dace du 25 novembre 
1757 ,  lors du parcage d 'une  terre enrre Francois 
Aubert, de la concession d'Arlaka, et Marguerite 
Garand .  Coinme on le conscace, la gr,iphie di1 
toponymc Pintendre a évolué avtc le temps. On rrouve 

Pain Tendre, Pin Tendre cr Pintendre. Sous le Régime 
français, d semble que I'on iirilise le ii-roc (. pain ,, pour 

désigner I'essericc forestière, mieux connue sous 1i1 

graphie de « pin W .  Le non3 de Pintcndre rappellerait, 
comme Ic veut iiiîe tradition, une foret ou lin impor- 
tant  boisé ayant  subi un incendie majeur e t  qui 
aurait ensuite donné naissance i la I'lée Bleue, située 
entre Saint-Cliarles de Bellechasse er Pintendre. 



Cette  ~ ransnc t i on  encre F r a n ~ o i s  Aubert  c t  cochons cc iiri cl~eval. Jaccliies Boui-ma co~npce sur 

Marguerite Gârand ne signiiic p;ts qiie le cerriroire ses sepr cnfants e t  un domesticlue pour rendii plus 

est à cetrc épacliie complètement détriché et occupé. efficace Ic travail à la ferme. Remarquons qiie la pré- 

Au début, on corilincnce i ouvrir des terres ;ci et là sence de domestiques n 'es t  pas (in phénomene 

dans la forer, et I I  faut atceridre plus d'une centaine iiriique dans la seigrieuric de Lawon 

d'années avant de voir ces champs cultivés. Après un  À la Ln du Réginie [ranç~is, I'Lconomie ;igric.ole 
cemairi reinps, ayant exploite leurs terres, les premiers es ren r i c l~emcnr  la producrion dc blb, 11 
colons g attirent d'autres membres de leun familles. fa,,, ici l a  des renreigneiiiencr à 

Ecant donni. qiie le Cutiir territoire de Pii-itendrrs cleç cultures qu'on trouve dans la région d c  Lkvis- 

fair parcic dr celui de Saint-Joscl-ili-de-la-Poiiite- Lotbinière. Cornriie toiis les liabitanrs dc ln v;illée du 
L h y ,  i l  est difficile de retracer avec exactiriide Ics Sainr-Laurent, ceux de l'arrière-fief SaÏnr-\riIrné 

prcniiers habitants ec d'évaluer leurs exp1oit:itiaiis culrivent le pois, l'avoine, l'orge et le 

agricoles. L'érude et  la corrélation de certains recen- nlaais. Mais avanr: la Conquete, ces culciires semblent 

scrncnts et dénoiiibrements rl-vèlenr toutefois l i i  

présence, en 1762, d'au i ~ ~ o i n s  six propriétaires 

i1ppartcn:iiit à des fi~milles pionnières de PoÏnte-LPvy, 

les Hal l t ,  Carrier, Couriire et Boiiiassa. D'ores et 

déjà, on  peur afi'irrner que Ia première période 

d'occiipation des terres d e  Pintendre correspond 

approximativement ;lux années 1740- 1760. Le 
reçcnsement de 1762 nioiicre que les familles de 
Jacques Boiirassa, Joseph Coucure, Loiiis Hallé,  
Aiigusri i i  Hailé, Jean Carrier er Joseph Carrier 

formenr une population de 40 personnes. Celles-ci 

ont ensemenci- 63 hectares de terre, ce qui corres- 

pond à rine inoyetitie de 10,5 Iiecrareç par proprié- 

taire. En plus de culrivcr Ic ble, les premiers habi- 
tants de Pintendre possPdent lin petit cheptel. En 
moyerlnc, on n'a pas plus d'lin oii deux bœiifs, une oii 

deux vaches, deux cochons, une <( raiiraille u e t  un 

chevill, ce c l i i i  constiriic iin cheptel rc-lativerncnt 
appriciahle p o ~ i ~  l'époque. 

nioins importances dans I'enscmblc de 1:i seignc-urie 
de LLLUZOI~. 

Sous Ic Régime français, la culciire du blé est sou- 
mise divers cycles marqués par les caprices d u  

climar er par certaines conjonctures. Entre 1740 et 

1760, les gelées soudaines du sol, la sicheresse, les 

printemps tardifs ont des effèts néfastes siir les récol- 
tes. La giicrre de la Conquête entrailie de pliis son lot 
dc récoltes dévistées par I'armke ariglaisc oii sacri- 

tiées pour Ics besoins des troupes. I I  n'est pas exagéré 

d'affirmer que le peuplernenc dans Ics yrc-mièrc-s con- 
cessÏons de Pinrendre esr lent en dépit de I'excellencc 

de ses terres, qiialité reconnue par Joseph Boiicliettc 

en 1515. 

Les prem~éres années du XIXL siècle sont kgale- 

ment marquées par les n-iauvaiscs rkolres. Un grarid 

nombre de familles de Sainr-Joseph-de-la-Pointe- 
Lévy, dc Saint-Henri et dc Saint-Jean-Chrysnscorne 

vivent ;i la limite de l'extrême misère. Une invasion 

de saiitcrelles eii 1797, 13 famine i la suite de mau- 

vaises rkcoltes et l'arrivée du  dioléra dans les années 

Sous le Rcgime français er aussi durant  uiie 1830 ont cles effets néfastes dans route la région. 

bonnc partie du XI>(' siècle, I'agriciilcure constiriic Le peuplenient des terres de l'intérieur de Saint- 
la priiicipalc- source de  sithsistancc des habitants de joseph qui dnnnerit naissance à Pintendre doit &rre 

coures Ics seigneuries de la vallée du Sainc-Laurent. mis en relation iivec I'évcrlutiori des communications 

Les esploiraiions qu'on trouve dans les premières terrestres. 11 va sans dire que ce sonr les colons qui 

coticessions de Pincendre ne sont cependant pas cou- précèclcnr les routes. L'occupation des terres a I'iiitb- 

tes setnhlables oii Cgalcs. Dc tacon générale, clles rieur a pour  efEet positif de créer des vnirs de 
sonr trks tnodestes. La famille de Jacques Bourassa cornmunicarion terrestres irnportnntes. C'est ;i piittir 

possède u n  cheptel pliis important que ses vois;nes : di1 premier rang de Pintendre, :ippclé Coiitances, 
deux batifs, troÏs vaches, deux raurailles .>, trais que Ir besoin de conscniire iine route se fait scncir. Le 



19 juiller 1744, le grand Voyer dii gouvecnemenc de 
Québec se rcnd dans cette concession pour donner 

aux colons qui y sont établis une ((sortie D lcur pennet- 

ranc d'acctder à l'actuelle côte du Passage de Lévis. 

Quelclues années plus tard, en 1747,  Jean- 

Eusrache Lanouillier de Boisclerc, g rand  Voyer 

chargé de doter la Nouvelle-France d'un syscèrne 

rou t~e r  favorisant la colon~sation et le commerce, 
trace une rûure encre Saint-Henri et le Aeuve Sainc- 
La~irenc. En 1758, cecte roiice se prolonge jusqu'en 
Beauce et devient la route Justinienne. Le besoin de 
conscruire des chemins et des routes se fair égale- 

ment  sentir avec les années  e t  le g rand  voyer 

détermine à plusieurs reprises des chemins de front 

et des voies de passage entre les concessions. 

La complérnencarité des activités agricoles ec 

forestières existe non seulement dans les régions de 
colonisation éloignées des anciens terroirs, mais aussi 

dans les r&gions rurales i proxirnicé de villes iinpor- 

tantes.  Le bois disponible pour le chauffage, la 

co~-istruction cc le con-imerce est très thi exploité 

dans la seigneurie de Lauzon. Les agriculteiirs des 
concessions, q u i  ne peuvent subvenir awv besoins de 
leur famille, se font bûcherons. Plusieurs d'entre eux 

travaillent pour ie propriétaire de l'arrière-fief Sainc- 

Vilrné, Thomas Wilson, ou pour Joliri Caldwell, qui 

est seigneur de Lauzon de lS lO à 1845. 

Le début des anni-es 1800 niarque de fait une 

tramirion, le passage d'une économie de subsistance 
à iine économie marchande. Toute la région connaîr 

un important déboisernenc en raison du contexce in- 
rernaciona!. L'Angleterre, en 1507, entre en guerre 

contre la France. L'année suivarice, Napoléon I" Impose 

un ;rnporcant blocus à l'Angleterre, qui ne peut s'ap- 

provisionner cn bois dans les pays scandinaves. 
Celle-ci se tourne alors vers ses colonies et profite de 
l'abondance du bois caoadien. L'est ce qui explique 
I'exploitacion a grande écheUe de la matière ligneuse 
dans tolite la vrillée du Saint-Laurent . Plusieurs mar- 

chands anglophones de Québec profitent de cette 

conjonccure pour iicquérir des seigneuries, ouvrir des 

moulins à scie et  faire de << l'import/exporc b> vers 

I'Anglererre. Possédant la seigneurie de Lauzon, le 

marchand John Caldwell se réserve les meilleurç sites 

sur sa propr~eté pour I'ernplacernent de fiiturs moulins 

à scie. En les ttablissanc notamment à I'en-iboiicl-iure 

de la rivière Etchemin, CaidweU profire de la préseiice 

clu port de Québec pour exporter le bois qu'il achète 

dans les seigneuries voisines et qu'il transforn-ie en 
madriers. 

L'apparition d e  moulins à scie en bordure des 

cours d'eau consritue lin moment important dans 
l'histoire de plusieurs communautés de la vallée du 

Saint-Laurent. En ouvrant de tels moulins, non loin 

des exploirations agricoles, les marchands 
d'une main-d'œuvre disponible, celle des familles 

d'agriculteurs, e t  en rnêrlie cemps de la prtsence d'lin 
secteur forestier relativement important pour exploi- 

ter leurs moulins à scie. Thorna Wilson esr l'un de 
ces marchands. Après avoir acquis la totalité dc 
I'acrière-fief Saint-Vilmé, le 2G mai 15 10, Wilson 

s'urcztpa de  lemettre e n  r,ale;~lr- le ~lonwnte 411e les dnriens 
po.tsessenrs de Saint-Vilmé s'einlen~ 12serité ~ h n j  I'inri- 
rteilr. des terres 6ts hord de /a rz11iè-re Pinrendre [il 
l'agit 02 kl. nz~ibe à /a Scie1 pefit nrissea~l qrti ti'aveus~ 

le vilkge de ce nom. I I  fit d2 gizndt tr.u~ :.r/i.x- rie ronr- 
~r?tctiun : r n o c i h  a scie, )noidin c i  cmdr~, mui'diri 2 
h f i n e .  Cet endinit j ~ f ~ q ~ l ' f f k o . ~ ~  déjet-! nt bifnr& lm 
centrt rie commerce et cl ' i l~d~~strk con~.idérable l o u ~  les 

bavvijjes & l ' i v t k ~ r ï t ~ :  

Cette afirmatian de l'historien Joseph-Edmond 

Roy (1984, p. 123) est a !a fois incéressante et éton- 

nante. Noiis ignorons si ces fonctions sont reliées à 

lin seul bitinlent oii à plusieurs. Ce qui est cerrain, 

c'esr la nerte progression des moulins à fouler e t  à 
carder dans Lévis-Lotbinière cnrre 183 1 et 1844. 
Diirant cette période on passe d'une ha ine  de rno~dins 
de cetre caregorie à près d'une quarantaine dans la 
région. 

Bref, pour bien comprendre l a  progression des 
rnoiilins sur le rerricoire de I'arrière-fief Saint-VilniC 

et  vénfier I'assercion de J.-E. Roy, il Eaut exaniiner les 
caries anciennes et  les recensements du Bas-Cariada 
et du Cariadn-Uni. Entre 1824 et 1826, John Adams 

dresse iine car te  d u  défcicheiiient de roiice la 



seigneurie de Lauzon en indiquant l'eniplacement 

des principaux moulins à scie. 

Sur l'étroite bande que constitue nortnaleinent 

I'rirrière-fief Sainr-Vilmé, on apergoit deux moulins à 

scÏe, utilisant le pouvoir hydrauliqiie des deux bran- 
ches principales de Is rivière i la Scie. Le premier est 

sicué près de la jonction du rang Arlaka et de la route 

Justiliiennc. A proximité, on retrouve un groupe de 
six bâtiments, non identifiés sur la carre, probable- 

ment ceux du domaine de Thomas \Vilson. Le 

second moiilin est sÏtué plus aii sud, en ligne directe 

avec le premier, utilisant la seconde branche de la 

rivière à la Scie, prPs de la concession qui plus tard 

sera appelet Pintendre Nord. ALI X l X  siècle, ce sec- 

teur se sirue à proximÏté de Carrier-Joncrioii. Ces 

deux moiilins sont  probablement construits par 

TIi. ;~ias \Wilson, mais ils n'apparaissent pas dans le 

reccrisement de 183 1. Est-ce un oubli du recenseur ? 
Ceccc année-là, on rnenciorine également la présence 

d 'un moulin à farine, s ~ t u é  sur la terre d'Augustin 

Carrier, dans la concession sud-est de Pintendre. 

Aii recensement de 1847, il semble que l'on 

accorti; une plus grande imporrance à la mention des 

moulins. Dans la concession rirlaka, on crouve un 
moulin à scie, situé sur la rerre de Baptisce Hallé. On  

relève dans la concession Pintendre un moulin à scie, 

un moulin à fouler, un  moulin à farine à trois 
moiilanges et  un moiilin à fariiie d'avoine. Ces mou- 

Cc n'est qu'en 1843, 5 la mon de Chrisrine Wilsoii, que 

Charles Roberrson devient I'iinique propriétaire de  
l'arrière-fief. 

ALI recensement de 1842, Charles Robercsori e t  

son épouse sont donc eri possession du doinaine de 

S:iint-Vilme, qu i  comprenait  les moulins et u n e  

exploitation agricole. de fait, la plus ~mportantc d u  
territoire. Elle comprenait 520 acres de terres, 153 en 

culture, 19 bêtes à cornes, 3 cl-ievaux, 15 moiitotis ec 

11 porcs. En 1842, le territoire coniprennit iin aurre 

moulin à scie sur  la terre de Magloire Dunier. 

J u s q u ' i l a  fin des années 1840, il semble que 

Charles Roberrson profita d 'un  contexte favorable 
pour exploiter ses mouliiis e t  ses terres. 11 faiit com- 

prendre qu'à cette époque, le produit clcs moulins i 
scie n'est pas néccssairement assujetti ailx rede- 

vances seigrieuriales, un aspect que le seigneur de 
Laiizon, John Caldwell, néglige dans son adniiniscra- 

tion, préférant s'occuper de ses grands moiiliris de 
I'Etcheinin. 

C'est d'ailleiirs en 1854 que prend fin officielle- 
ii-ient le régime seigiieurial au Bas-Canada. La rente 

seigneuriale continuera d 'ê t re  payée par la suite 
jusqii'au vingtiètne siècle, conime en  cérnorgne la 

donation de ferme consentic en 1914 par Ph~lornène 

Nolin,  veuve depuis 1885 de Thomas  Charles 
Robertson, à son fils Charles-Hilarion, peu avanc le 

mariaae de cc dernier. 
V 

lins pourtaienc i t r e  ceux qui apparaissent dans le 
Le goiivcrnemenr d'Alexandre Taschereau, en 

recensement de 1831. Ils ont écé acquis par le nou- 
1935, a fait adoprer une loi sur 1'abolii;on des rentes 

veau propriétaire du domaine Saht-Vilmé, Cliarles 
seigricuriales. En constituant le Syndicat narional du Robertson. Ce dernier épouse à Qutbec le 26 juin 
rachat des rentes scigneiiriales, le gouvernement 

1827 sa cousine Cliristiiie Wilson, fille de Tliomas 
crée alors iine taxe payable en 41 versements sur le 

Wilson. Le 14 octobre 1830, Robertsoii devlent 
compre des caxes municipales. La disparition défini- propriktaire du doma~ne de Saint-Vilme. L'année sui- 
tive du régime seigneurial ne se fair qu'en 197 1. 

vante, Tlîomas Wilson donne a sa fille l'arrière-fiet: 





- 
.r( recensement. Les a~iiiees qui  pissent voicnt in~erger  

lin noyau v~llageois qui, au  plan religieux, dépetid de 

la paroisse Sainc-Joseph-cle-la-Pointe-Lévy. En l S42 
s'ajoiitent deux journaliers, un engagé et un fei.:nier. 

De plus, Aiigiiscin Ruel exploite une auberge skuée 

siir la rerrc- de Baptisce H~LIIC. 

II s'avère toutefois difficile de mettre en rc!:ition 

les territoires couverts par les receiisemeiits de 183 1 

et 1542 puisque la déi~on-iination des concessions est 
c!ift.i,i-rritc de n+me que leiir siiperficie. La prudcnce 

s'impose quanr I l'interprdcarion di1 développcmenc 

du secteur d'Arlaka durant ces annees. Ce qtii est 

certain toutefois, c'est la présence d'lin importanr 

groupenienr de fan-iilles d'agriculreurs qui grnviterit 

aucour des i~ioulins de Thornu Wilson. 

MLS a part le pe~iplemeilt qui se [ait dans Ics 
autres concessions de la seigneurie dc Lakiti:.: on 

P 
conipte une seconde aire villageoise, située I la jonc- 
cion de la concession sud-est de Pintendre cc de la 

roiitc q i i ~  mène )iisqu'a Lévis. Vers 1872- 1834, iili  

groupe d'habitations se coiicenrrcnc i proxiniiti 

d'iin moiilin à scie établi près dc la rivière i la Scie. 

E n  183 1 ,  le recenseur metitionne 1:~ prércnce d'un La présence de ces moiililis siir le territoire con- 
moulin à farine ct d'uric auberge qui, elle, esr esploi- rribuc i foriner des aircs villageoises. Autotir des 

moulins gravitent généralement des gens de tnétiers tée par Étienne Aubert. Une décennie plus rard, ce 

qui r ie viveiit pas seulement de I'ligriculrure. Ce sorit noyau villageois regroupe lin meiinicr, un forgeror> et 

des arr i s i~ i i s ,  des forgerons, des meuniers ou des un aubergiste. C'csr l i  que Robert Gcniiain situe, 

~ u ~ e r a i s r r r .  on en de prer lr carte a l'appui, le moulin Robertson qui restera en 

recensement d e  18.31 pour Iü paroisse de Saiiit- activité jusq~i'au dklilic dii SX' sièclc. 

Joseph-de-la-Poilice-Lévy, l'émergence de ces aircs 

villai .:%lises qui, en principe, pourraient dotincr nais- 
sance à des villagcs er former des paroisses. 

Si l'on se réfkre à 1:i carcc de la se~gneurie de 
Lauzon dressée par John Adams et nu recensement 

de 183 1, on troiivc une première aire villageoise B la 
jnnc;.;:i de Iü roiirc Jusriniennc et de la concession 
Ar!;tl.l, a u  siid de la rivière à la Scie. Ce secceur, 

qu'on iippelle village Arlaka, [orme en 1831 une  

comt~iunauté cle GO ciiltivateurs. Cew-ci ont ~iiis cn 
ciilciire dc 3 560 acres de leurs terres. Ils se rciiit 
dcjh ciotés d'iine école de rang. Lc moulin à scie qui se 

trorivc ciaris le stcicur attire sans doute les deux rnc- 
nuisicrs e t  un  forgeron inscrits dans  ce mênie 

L'apparition des aircs vil1;igeoises es[ gbnéralc- 

ment synonyme d u  développetnenr c!c coIlectii.icés 

locales, mais dans Ii i  prcrnikrc moitié du XIS'si&cie, 
ce développemenr doit tcre relacivisi, coiiipte tenu 

du fait que I'a~riciiltiirc. québicoise vit une période 

difficile. En  fait, i parcir tIcs années 1840, I'agricul- 

ciire çonilaît une transition iriiporcantc. On assiste 

graduellement ; ? ~ i  p'issage d'une agriciilturc I-iascc 
sur liî cultiire du blk à iine agriculciire coiirnéc vers 

l'élevage et la production laitière. Ayant rlc Iti diffi- 

culté i joinc!rc les deux bouts, pliisieurs ~ i i l t i ~ i i t ~ i i r ~  

vont travailler en forêt ou daris cles scieries. Ce con- 

cexce iicirair permis 1'émergc.nce de petites ciitre- 
prises reliées au triivrill du bois. 



Plîilomlnc h'ollu. ~224ve  de Thtiir~df Chn.i-/es Roberf son 

Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Lévis 

connaît un essor considérable au cours de la première 

moirié du XlX'siècle. Les insrallarions liées a u  

chemin de fer et à la navigaciori siir le Saint-Laurent 

se sont avéries des facteurs dc localisation quÏ onr 

concouru à l'apparition de plusieurs industries. 

En 1843, plus de 800personnes composent la 

population des concessions Sarateau, Arlaka, M a t a ,  

Pintendre nord et Pintendre sud. Celles-ci onr mis 

en culture 5 820 acres de terres. Leur cheptel comprend 

943 bêtes a cornes, 168 chevaux, 724 moutons et 
472 cochons. Malgré la relative pauvreté que connais- 
senr les habitants des concessions de Sa~nt-Joseph- 
de-la-Pointe-Lévy, ceux-ci veulent rapidement se 

doter d'uiie paroisse. 

APPARTENANCE AU MILIEU ET VAINES 
TENTATIVES 

Lc sentiment d'appartenance à un milieu est un 

facteur de mobilisation important dans le développe- 
ment d'une collecrivité, mais dans u n  contexte de 

croissance aléatoire de l'économie, il est plus difficile 
de se donner des assises pour effectuer un change- 

ment institiitionnel e t  social. 

Le territoire actuel de Pintendre, dans la seconde 

moitié du XIX' siècle, aurait pu êrre consritué en 

paroisse religieuse. Presclue routes les conditions 

étaient remplies. A partir des annéfi 1830, une série 

de requêrcs ont été adressées aus évêques de Québec 

pour l'obtention d'une paroisse. Jamais autant que 

dans les années 1840, les habitants du territoire de 
Saint-Joseph ne se trouvèrent si divisés. 

Le 16 aoht 1845, uri bon nombre d'liabitants des 
fiefs Beaucliamp, Sainte-Anne, Villernay (Saint- 

Viln-ié) et Lauzon adressent une requête a l'évêque du  
dÏocèse de Québec, Joseph Signa)?, dans le but de 
créer une nouvelle paroisse avec une église qui serait 

siruée au village dlHarlaka. On remanie le projet en 

octobre suivant, e t  le ccrriroire s'étend cecte fois 

depuis Beaun~ont  jusqu'à la rivière à la Scie, ec du 

second rang jusqu'aux limites de la paroisse cle Saint- 
Henri. Le projec échoue dc nouveau. On Ïnforme 

l'évêque Signay de la pauvreté des habitants des con- 
cessions er de la forte opposition suscitée par le 

projet d'une nouvelle paroisse. La pauvreté des habi- 
tanrs, tvoquée lors des dicisions prises par I'évéque, 

masque taiitefois le fair que la paroisse de Saint- 
Joseph-de-la-Poince-L@vy aurai t  perdu environ 

850 âmes, lesquelles fournissaient périodiquemenr 

au ciiré près de 939 minors de grain. 

11 faudra attendre la fin du siècle pour que de 

nouvelles teritarives, là aussi objet d'oppositions 

multiples, parviennenr b doter cetce cornmuriauré 

~iaissanre, répartie entre plusieurs noyaux villageois, 

d'une triple organisation disrinccc, rant paroissiale 

que municipale ec scolaire. 

C'est le décret du 27 m a s  1900 du futur cardinal 

Louis-Nazaire Bégin, lui-même originalce de 1s 

paroisse Saint-Joseph er archevéque de Québec, qui 

baptise cecte nouvelle communaucé sous le vocable 

de Saint-Louis-de-Gonzague-de-Pintendre et déter- 

rnine les limites d e  son territoire ainsi que dc sa 

population. 
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CADRE GÉOGRAPHIQCTE 'DE 

LA NOUVELLE PAROISSE 

Le décret d'érection calionique déterminait déjà 
les lül-iites de la nouvelle paroisse, que devait repren- 

dre  mot pour tnot u n  an  plus tard le décret 

d'érection civile du 6 mars 190 1. À ce dernier se 
trouve annexé le document suivant, numerocé 7331 
1901 et intitulé qq Descriprion de la paroisse Saint- 

Louis-de-Gonzague-de-Pintendre, cornci- de Lévis W .  

L p i r o l b i i  a i  Uilnt-Wiala Br O d a u g i a  44 P i n ~ b n l r s ,  

noeri d i  Ld.Ii, a i t  Isrrda d i  partina d k n n h l a i  P i r  psrolasea d i  It 

Rsn?Ii de A o t r e  D m *  4. la V i o t i r 3 r ~  1t da B t  Jozsph du *on11 da Ld- 

~ 1 8 .  nt o s t  bornd oomi  iuil, ~ a r a l r ;  

*. nord -s3ear .  dena l i d i t a  p u o i e a i  d i  A0l.i Demi do II V l s t O l '  

r., pir hi rangs d i  Uaiitrnoer e t  a! Saraatsab duin I* ~ a r o i r s o  do 

as Joorpk pir lm rmIg d ' k l i o i  nord. 

Au a v d - i ~ t  dans l a  paralsea d i  nt  Henri, Eonsiaalan Bt Oeorgan. 

plir 1.. Lirram be 1. m4.e u u n u s s ~ ~ o n  QUI aont o i t u l s s  1 M b  1. dimu- 

tion au nara-aitest au osa-est t 'est -1-di -  du n* e m  is  no as9 00.- 

)r11,6* Cllritro d i  1. d l t i  p u o i o ~ e  da B I  Hanri. var la CO~=naBlCn 

kit J a u i  R i p t l a i i ,  DU La oonnssainn E t  F i r r i o l ;  anrL5 p i r  In 1.1 no 

53, u f i n s ~ ~ a ? a i  nord-4.t da la ririari Btihrmin m l i i  s i d a a l r u .  

Ao nard-a#%. p a r t i s  p a r  la pW0laSB do I L  d h u l l d i  i t  p c t t l  

p u  l i a  001, 577.47P.471 i t  4 6 5  du e i 6 4 b t r o  0111m141 de la V V O ~ ~ O  

au Bf Joaagh d i  Ldvii; 

mrin ai mm-ouemt grrtis par 1i ~ o n a a a a l o n  Et  Isiii ,9 ipt i iLi ,  

p i r r i a  p v  1s aenaaaifon ~t FerrCol, partis FU 1 i  anniira ion nord- 

o.$ 6s 1. rivitro E%uhsnim. part14 par la dl fe  rl i l8ra s t  parCl* 

par i, P ~ O i 1 3 L  de -via. 

h i n p r l ? a i a  da & p a r d a a i  da $?.lit Louis d. Ooliusur da Pin- 

, iaadra  a m c  d'snuirmn dix-mur miIl# alx osnts (19.600) arpents 

LE TERRITOIRE DE PIN'TENDU 

D'après cette clescription technique, la munici- 

palité de la paroisse Sa~nt-Louis-de-Gonzague- 

de-Pintendrc, qui raccourcira 50n nom par la suire en 

1951 et 1986, couvre une superficie d'envirosi dix- 
neuf mille six cents (19 600) arpents, prélevés sur le 
territoire des paroisses Notre-Dame-de-la-Victoire, 

Sain t-Joseph-de-la-Pointe-Eévy et Saint-Henri-de- 

Laiizon. 

Les changements de dénominarion 
de la municipdité de Pintendre 

1900 - Saint-Louis-de-Gonzague-de-Pintendre 

195 1- Saint-Louis-de-Pintendre 

1986 - Pintendrc 

Près de 300 lots, de forme, de  superficie e t  

d'orientation variables s'étalant sur les trois cadztres 
des paroisses menrionnées, constituent le territorre 

de la nouvelle entité municipale. Plus de 132 lors 

proviennent de Saint-Joseph, 99 de Notre-Dame- 
de-la-Victoire et 63 de Sainr-Henri. 

La carre cadastrale de Pintendre publiée en 1940 
dans l'ln-ve.ntdÏi-e c h  r.e~sollrres laa~ttrees et ind~isfv~efles 
p o ~ r  le ionjré ~nrtnj~rpal ch lh". (p. 98a) se superpose 
presque exacccmenr à l a  carte cadastrale acriielle, 

reproduire en page de garde arrière de ce volume; 

elle ne semble pas tenir compte des lots du rang 

Sorosto, dont les habitants ont rehsé de faire partie 
dc Pintendre en 1900-1901. 

Le terriroire actuel de la munic;paliré, d'après le 

recensement dc 199 1, coitvre u n e  supcrficle de 
52,27 km', soit Ic cinquième du comté de Lévis. 

Le rang Sorosro (Sarasteau) constitue le deuxième 

rang de la seigneurie de Lauzon à partir du fleuve. 

Fertiles, les cerres y ont attiré très tôt, dès 1738, des 
ciiltivatcurs, bien avant les cerres de l'arrière-pays. 

Habicant à proximité de l'église Notre-Dame-de-la- 
Victo,re, paroisse érigée en 155 1 à parrir de Saioc- 

Josepl-i, les gens de Sorcsco voyaient d'un mauvais œil 



I'trectinn d'une nouvelle paroisse à l'intérieur des bgrène une suice de lots en foriiie dc minces parallé- 

ccr .~:~ ,  qui les éloignerait d 'un cenrre d e  services logrammes de trois a cinq arpenrs de front sur vingt 

essentiels. à trenre d c  profondeur le long d u  chemin près 

Aussi figure-nt-ils parmi les signataires d'une des duquel sonr irigés les bâtiments de chaque ferme. 

pétitions s'opposant à la requêre d'érection er leur Pour peu que le rang soit double ec que le chemin 

rang ,ilissb hoCr du terriCoire défini le décret suive le fronreaii de deux rangs, le voisinage Je fermes 

épiscopal du 27  mars 1900. Pourquoi furent-ils rapprochées se 6ait en face et de cl~aque côté; SI bien 

annexés Dar la suite en 1908 et à la demande de qui ? que le double cl-iapelec de fermes donne I'irnpressio~i 

II esc difficile d'y répondre. 

11 est plus facile de déterminer le nombre de locs 

er de personnes impliqués dans l'annexion de 1908, 
qui sc répkrera en sens inverse soixante ans plus tard 

en 1968. La consultation du r81e d'kvaluacion muni- 
cipale et le calcul des migrations necces (différence 
entre la croissance naturelle et la variarion de popula- 

tion eritre deux recensenients successif's) permettent 
d'éï;ililir à 47 le notnbre d e  lots impllcpés dans ces 
deux rransactions contraires et A 202 et 345 respec- 

riuen-ient les gains er perces de population pour 

Pintendre en 1905 et 1968. 

La superficie des lots concernés voisine les 
2 500 arpents qui, en 1908, s'ajoiirent aux 19 600 
du dPcrec de 1900, pour porter la siiperficie totale de 
Pincendre à plus de 22 000 arpenrs. 

Le retour en 1368 de ces riches cerres et de leiirs 

habitants dans le giron de Lévis ne s'esr pas fair sans 
ricriminat ions adressées, encre autres,  au maire 

d'alors, Joseph-Henri Labrie. Poiir compenser le 

rétrkissemenr de I'assierce fiscale et des investisse- 

rnc-nts municipaux dans cc rang, Lévis dut  verser à 
Pintcridre pendanc cinq ans une concribution annuelle 

de l'ordre de 10 000 $.  

C'est une cenaine dispersion des fermes familia- 
les qui caraccérise l'habitat rural agricole di1 Québec 
d'aiirrefois. Chaque famille d'agriculteurs développe 

sa ferme sur un lot disrinct de ses voisines et distant 
rli .lLielques arpents des autres fermes. Contraire- 

mciir i In cenure foiicière anglo-saxonne pratiquée 

dans )'Ouest, par exemple, er aussi dans les Cantons 

de I'Esc, où les fermes juraposent leur superficÏe carrée 
avec l'habitation ail milieu, Ic rang canadien-français 

d'un village concinu. 

C'est ainsi qu'au dibut du sikcle, plus que par un 

noyau central autour duquel graviterait urie pous- 
sière de satellites, Pintendre se caractérisait par iioe 

demi-douzaiile de ces petites agglaniérations villa- 

geoises aussi importances les unes que les siutres et  
disposant d'un minimum de services sous la forme 

d'une école, d 'un maguisin er d'une auberge : 

+ le rang Soroçto 

+ le rang Harlaka 

+ le rang des Couture 

-> le rang du Norclet, devenu aujourd'l-iui Ville-Marie 

+ le vieux chemin Fintendre 

-. le cliernin des îles 

-. Carrier-Jonction 

VUES DU CIEL  

G r k e  aux photos aériennes de 1929, 1966 er 

1998, i l  est possible de suivre du haut des airs I'évo- 
lucion d u  terr i toire  occupé p a r  la popularion 

croissante de Pinrendre. 

Les premières phocograp~iies aériennes à jamais 

avoir été prises des différences regions d u  Québec 
l'ont été au tournant des annies 1930 par la Compa- 

gnie aérienne frarico-canadienne, basée à Val-Brillant 

dans la Matapi-dia. C'esr de 1929 que darenr la mo- 
saïque de ces pliotos aériennes pour la rcgion de 

LévÏs et la carte qiii en est cirée. k s  cleiix documents 

sont conservés a la cartothèque de l'Université Laval. 

A l'examen atrentif de ces documents, on peut 

compter le nombre de fer~i-ies regroupées dans les 
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<< villages ,i déjà signalés; ce sont les rangs Harlaka, 
<!ii  Vordet ct des îles cluÏ préseiitent les plus denses 

concentrations, bien avant celle du clîemin Pinrendre, 
i i i i i  -)tir de l'église, ec celles de Carrier-Jonction o u  du 

rang des Loutiire. 

Aurre constntntion facile, Ics zones forestières 
éparses siir le territoire sonc réduites par rapport aux 

zones cultivées ec aiix savanes, qu'on appelle ici des 

* .  i>i.ics )), q u i  se profilent au sud-est et à I'esr du terri- 

toire de Pintendre. 

Dii haut des airs, le paysage dc- P~ncendre appa- 

rdîr profondkmenc modifié en 1966, moins à cause 

d u  déplaccn-iciit des coricencracions de population 

qu'en raison du cjuadrillage du rerritoire par trois 

axcs routiers importants,  qiii n'exisraient pas eil 
1929. 

Tout d'abord la route 132 et le hmeux Rniid- 
Poinr cle Lévis skparenr les agglomkrations iirbaines 

dc Lévis et de Lauzon, s~tuées au nord, de la zone 
agricole longiforn-ie qui se rrouve au sud de cec axe 

roiicier devenu très important dans les années 1940 
et 1950. 

11nmkdiatemenr ail sud et parallèlemcnr à la 

132, la roiiie nouvelle autoi-iiilte 20, avec ses bolicles 
d'enrrée et de sortle, scinde en dciix parties nette- 

inel-it séparées e t  infrsincl~issables le terr i toire  

agricole. C'esr à l'évidence pour cette raison fo~ida- 
nientale qii'on a dérache de Pintendre en 1965 le 
rang Sorosto pour le rendre ii Lévis. 

Perpendicula~reinenr à ces deux axes routiers à 

grande circulatioi~ est-ouest, un iiouvel ijxc nord-siid 

quas i  rtscriliL:ne vient rctici- 1~: ccritre de Lévis à Saint- 

Henri ec E la Beauce e n  coupant en  deux rnoiriks 
presque égales le territoire de Pintendre. La 173, 

baptisée route dii Président-Kennedy. en-iprunce 
dans Pinrendre u n  tracé nouveau, distinct d u  chemin 

Pinrendre, et dérourne la circulation rapide dc ce qiii 

dcvic-ndra le cwur Ii.;ibité du vieux Pintendrc. 

Pour Ic rcstc, ricii d'irnportanr i signaler d'autre 
quc la disparition prcscllic complète de Carrier- 

Jonction, l'aiiiéi-iageincnt de deux étangs d'épuration 

dans le site Boisé des Pins et I'apparic-ion de deux 

sablieres : l'une se découvre dans le bois; q i iu i  inha- 

bi té ,  traversé par I'aveiiur des Ruiççeaux, qu i  
donnera lieu au dévc-loppcmenc résidenciel dii Lac 

Baie d'Or; l'autre se développe à partÏr du bout du 

r a i ~ g  Pinrendre sud, ;iujourd'lîiii conriii sous Ic nom 
de rang des Sables ouest. 

C'est dans cette deuxième sablière, aiirour du lac 

Beau Sable, que viendront bientôt etablir leiii- t.halcr 

des résidants de Pincendre er de la region de LEvis. 

1998 : DELJS Q U A R U E R 5  URBAINS, U N E  VILLE 

Quelle transforii-iation cn 199s ! La paroissc 
riirale agricole éparpillée encre Iinc deini-doiizainc 
de hameaiix devient une vcrirable ville avec deux 

quartiers iirbainç quadrillés dc rues bonclées d e  

monde:  le vieux Pincendre, où SC sonc enracinées 
principalen~enr les familles souches, à proxiinité de 
I'eglise; le nouveaii PÏntendre ou secteur Dii Boise 

(Lac Baie d'Or) qii'envalîisseric Ics noiiveaiis arri- 
vanrs, cii majorire des familles jeunes très scti!;irisées, 

qui déversent leurs enfants dnns 1:i rioiivelle école Di1 
Boisé, flanquée d e  la bibliuchéque publiqiie. La 

Pinrellecr. 

Le long de la route di] Président-Kenneci!: élar- 

gie cn boiilevard i qiiacre voies, qui séparc les deus 
quartiers résidenriels, la municipalité ;licite à s'éra- 

blir les entreprises, cornnierces et sen7iccs aviint de 
conceiitrer dii côcé siid-ouesr les industrie5 majeures 

dnns le iioiiveau parc inclustriel, au-delà di> l'immense 

parc automobile de Pincendrc- Autos. 

Certe zone industrielle vccupc dksormais l'espace 

aiitrefois réservé nu cornniercc de chevaux d'Alyre 

Lahrie er à ce han-icsu dc services fc-rroviairrs que 

représentait Carrier-Joriçticin. 

Face à ce secteur industricl, toujours ail S ~ J E !  de 

Pincendrc, mais de l'autre cor6 de la Kennedy vers 
I'cst jusqu 'à  la route ML'-Bciiirger, se développe 

Jepiiis les années soixance ii ne exploicarion incensive 



Mosaique à jiarr ir de piiorogmpl~ies aériennes 

Écliclle 1 : 15000 

Laboratoire H~uts-Monts inc. 
Bc-auporr, Qc 1999 



I 
t 

t'! 



de sablières, que ne parvient p a  i freiner I'établisse- 

n-ient d'une clnqiiantaine de chalets et résidences sur 

quatre ruelles voisines du lac Beau Sable. Vingt ails 

plus tard se répète ici l'histoire du lac Bédard (Baie 

d'or). 

En  dellors de ces secteurs urbanists, ~ndustriali- 
si-s et commercialisr5, Ic reste du territoire de Pinrendre 

demeure rural ec agricole. Les rares taches forestières 

se sont amenuisées, spécialemen c celle du Boisé, 
pour faire place aux bârimeiits cc n i e s  d'liabitation. 

Si le nombre de fernies actives a din-irniie, ce sont 

les fermes industrielles, principalement laitières, qui 

prennent en charge, par I ~ a r i o n ,  la culture des terres 

laÏss6es eri friche. 

Ainsi se desslne, sous l'igide du consejl muriici- 

pal et dc son comité d'urbanisme, un  plan général 

d'urbanisme qui détermine clairement les zones où 

peuvent s'épanouir les multiples fonctions d'une ville 

agro-industrielle. 

La petite histoire du lac Baie d'or n-ierire d'être 

brièvement raconrée. A l'origine de ce développc- 
ment se trouve Pierre Bédard, barbier de professioii 
et  propriétaire  d' l in res tauran t  sur  le chemin 

Piritendre dans les années cinquante. I l  possidaic 

aussi des terrains dans le secteur boise cle l'avenue 

des Ruisseaiix. C'est sur ces terrains que I'exploica- 

rion d ' u n e  sab l iè re ,  p o u r  la conscriiccion de 

I'autoroiite 20, donna naissance à un  lac que Pierre 
Bédard et Solange Proulx baptisèrenr lac *< Baie 

d'or ),. 

Le rerrain aiicour du lac hic rapidemei-ic loci cc à 

parcÏr de 1960 débure la conscmctÏon de c11alets où 
viciinent résider I'éré des gens de la région de Lfvis. 
En linc année, il s'est vendii jusqu'à 42 terrains. 

Très propre, le lac se prêtait i la baignade publi- 

que .  Les Bédard tenaient dans leur chalet u n  petit 
restaurant ob l'on sewair une boisson appelée le 

p'rit Bédôrd S .  En 1966, i l  y a délà 117 propriétaires 

er environ jOOpersonnes pratiquent la baignade en 
saison estivale. 

Dès 1962, les gens d u  lac Baie d'or s'étaient 

const  icués en coniire et  donné des porce-paroles, 

dont Pierre Bédard e t  Adrien Drouin, auprès de la 

n-iiinicipalité poiir revendiquer certains services. 
Voici ce que rbvèle le procès-verbal de la preniÏère 

assemblée : 

L.t 29 ociobw 1 963 dmwi; I ~ J  propiélalres a2 rhdbfs 
et de ler.iuin~, arr ,La Bnie d'01; d!mi~ h rnirntn;",aIité de 
Piiztmch, iniroi~tevtj da cmpm de &xes rep~s ji/~q~/'&i's 
de ter je m/inir$ali/i, je ué/~nüf~lien/ cbez Allonr/e,vr Pieire 
5kh.d pottrJS17ner. Itn c01nf~é /t)r i~pniientdnr al4 Conseil 
de Sdjnt-La~& de Piil!ei~cf1-~: djrii dé & f i d ~ e  lu A?réiA de 
roris ef cham. 

L'liistoire de la décennie suivante en est une de 
récriminations et de démarches pour que la munici- 
p ~ l i t é  prenne en charge les scrviccs de  voirie, 
d'aqueduc, d'égouts, de collecte des déchecs er de 
dépollurion du lac. L'électricité arrive en 1970 e t  
désorniais des gens s'inscallcnt pour y résider à 
l'année. 

l J n e  lettre ouverte parue dans Ln Srtb~lne de 
.L&i~-Merru le 19 septembre 1973 en dit long sur les 

Lefîre ouverte 

Une Association de propriéhies 
au Lac Baie d'Or 

(bnrll h n m m i  
51.1Puli da Pin-& 
P~nmn&o 
Cui* m Uvlr 

mnviedl  U Mdn. 
Mlrr.aun lei Ediwlm 

Un m œ  & W b d m  du 
ucml Lx Ecia d'Or a mana#& 
un -mi* da I w m m  -II* 
fe rf;r ds voir 1 I i  fomia~ion 
4'" a A s v ~ ~ L n l l o n  QC 
ADCi*mirn mur mut 1s 
M e u t  Lu Bile a'ôr. .'an 1 
di* Oliltn. €'t.tOYe,~ 
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II NOM* -mm 6 l b f f l m i i l  
d'une l ~ l l l  d r r i m  p u r  
nwi taire ismnwrlm rr 
m u n l e i p a i  r o m m i  une 
COllOtliutld 1 8 1 ~ 1  prd* 
i n t e n t e  hi teriiroin 8s 
P i n i i n d r ~  C o l i e c i l v & t l  
lmparranle wi E- movla t im  
115b2ü1 pmwl6lalrel. A w 
~ I I C C  nouï voulon~ b m  
mmnau*. i r  n w i  v~u lonr  qua 
!es p r o b l r m i i  de noria 
r o m m u n i u i d  l o l c n l  la, 
n r 4 0 s u p s t i m r  du Cansail 

hriiQmi w ium U s i  q ~ e  
tau, r v t r a  icrrlto~m & 
P i n m h e  w 1, v ï l l ~  -1 et 
mui+ne m i n t  mwi iu (en 
Ml. 

21 NOUS m y m i a  bl'offis.ci<l 
d ' u n i  -lador mur drudnf 
i n  mupe r o m  Inmmnf iom 
fdsmanba i .  p i o p o ~ i t i o n i ,  
n i u i  . . 1 ui Conet M u n d p l ,  
mn-rnml n o m  riowl*?ion. 
m a  que nwi  w w i  -ir 
droit 1 carmlnt s r d i a  

31 Nru- QOYOm I l i n i d i C  
O ' U C ~  ~ ~ I O c I i I I n n  pou, 
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mun ciml qu'iur d i f i l m m  
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heon r rn m h  Wur p o d ~ q  
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41 Ncui uovonx e w r t  i 
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tractations avec une municipalité réticence à prendre 

eri cliarge u n  secreur non réglementaire fréquenté 
par des non-risidants. 

[Jne fois la décision prise d e  n-iiinicipaliser le 

secreur, i l  s'ensuivit dans les années quatre-vingr 

lin développcmei-ir rapide qiie venait accélérer I'im- 

piilsian des résidants et de certains promoteurs. 

En cédaiic à bas prix i la municipaliré les terrains 

nécessaires, c'esc Adrien Drouin et ses associés qui 

sont à l'origine du succts de cetce rare encreprise 

financcrnent rriple (Éducat;on, Affaires culturelles e t  
Municipalité) que sera dans les années 1990 la cons- 

rnicrion de l'école Du Bo~sé et  de La Pintellcct. Cet 

édifice à vocation rniilciple a t t e  officiellement inaii- 

giiré par le tnaire Albert Lachance en 1997. 

Con-inie quoi une iniriative plus ou rnoins externe 

et anarchique au départ peut aboiirir à un dévelop- 

penient majeur polir une municipalicé. En sera-r-il 
de méme du lac Beau Sable ? 

LES << M ~ N E S  » DE SABLE 

L'oiiverture de sablières depuÏs 1965 au siid du 
cherniri des Sables et I'apparirion anarclîiqiie, à partir 

cle 1970, de cllalets autour d'un lac artificiellement 

creusé par les sablikres, le lac Beau Sable, créent une 

sitiiation problémacique, qui ne manque pas d'ana- 

logie avec le cas du lac Baie d'or. 

Se rroiive posé le problème des rapports dans le 
même secrciir de quarre zones à vocation 1 )  agrÏcole; 

2) indiisrrielle; 3) risidcritiele et 4) récréo-tourist iqiie. 

Déjà I'opposition larvée encre ces vocations diffé- 

rences s'est manifestée piibliquen-ient cc a pris une 

toiirnure policiquc en 1986 et 1998 lors de tentatives, 

rapidement avortées, des 3Grésidants ou propriérai- 

res du lac Beau Sable, regroupés en corporation, de 
hirc  interdire ou Limiter par la municipalicé I'exploita- 
rion de sablières dans ce secteur. 

Concilier I ' e~~lo icar ion  de sablicrcs, les inrPrets 

des citoyens ec ceux des n-iunicipalicés cour en répon- 

dant aux  normes de I'environrien~enc constitue un 

dtfi de caille. Cette problérnatiqiie n'est cependanc 

p u  uiiique i Pintendre. La qiialiré de vie, I'environ- 

nemetic et  la croissance économique représentent des 
enjeux importants dans le contexte des annbes 2000. 
Aux Éracs-unis et au Cariada ou au Québec, dans 

certaines localités, on retrouve à peu près le merne 

débat qii'à Pintendre. Des con-ipagnies de  gc\rion 

environnementale apparaissenr pour répondrc aiix 

besoins des intervenancs qiir ne s'entendent pas sur 

les scrategies à adopter. Et parfois cc sont Ics tribu- 

naiis ou l'Écar qui doivent trancher le IÏtige. 

Ce secteur des sablières se troiive compris dans 

le quadrilatère irri-giilier formé par la  r o u c ~  hig- 

Buurgec à I'est et la route du Prisident-Kennedy à 

I'ouesc, ainsi quc par le chemin des Sables au nord et, 

ait sud, par la lin-iite cadastrale entre Pintendre e t  

Saint-Henri. La photo aérienne de 1998 est relacive- 

nlenr explicice quand on la mer en relation avec la 

carte cadastrale qui clot ce volume. 

D'est en ouest de ce quacirilatèrc, on déiioinhre, 

orientés iiord-ouesclsud-est, quatorze 1ot.s de largeur 

variable (entre un et  sepr arpents) cotdisanc 55 arpents, 

soit prk de trois kilomètres. L profondeur de ccs lacs, 

du nord au sud, varie également auroiir d'une crencune 

d'arpenrs, soit un peii moins de deux kdomètrcs. 

La <q veine., de sable, d'iii-ie largeur d'eiiviron 

300 mètres et d'iine profondeur nloyenne d'au moins 

5 mècrcs, coiirt Iégèremeric en obliquc des lignes de 
lots et des routes Kennedy et  Mg-Bourget et  se 
poursuic air-delà dc ces dernières à I'est et i l'ouest. 

Si bien que le sable déjà exploité rejoinr presque le 

chemin des Sables aux confins de Mgr-Bourger i I'esc 

pour s'en bloigiier à I'ouesc d'iiri kiloliiètre i-i la haiiteur 

du viaduc de lii Kennedy près de Carrier-Jonction. 

Le sable otploicable comrnercialen-ient dans cc- Le problème reste entier tourefois et  peut rcssur- 
quiidriladre représente un volume approximatif de gir à la ~i remièrc  occasion, la municipalité ec son 

ccimtté d'urliinisme se trouvant ballottks entre des cinq millions de mètres cubes, ou iin toiiriage de t-iuit 

groupcs d'intérèt opposés. Pendant ce tenips, les millions de connes. Enrre le tiers cc la moitié de ce 

citoyens cle Pintendre commencent A s'inqiiiécer de tonnage a déjà é ~ é  estrait OU se trouve en  voie de 

devoir faire les frais d'un nouveau lac Baie d'or. l'être. 



Une expertise récente sur les coquillages trouvés 

au fond de la sablière, qu'ori a soumis à des tests de 
carbone 14, permet de faire remonter à 13 000 ans le 
moment de ces dépôts dc sable au fond de la mer de 
Chanîplaln. 

L'exploiration de sablières tombe sous le coup de 
la loi des mines ec prirneraic, i certaines conditions, 

sur les lois du zonage agricole et de l'environnement. 

Serait-il avantageux polir Pintendre ec cous ses 

citoyens de favoriser une exploitarion rapide des 

sablières) de façon pouvoir d'ici vingr ans réaména- 

ger tout ce secteur, libéré de son sable, en vaste zone 

agro-récréo-courisrique ? La prorimiré d'un rond de 
courses, d'écoles d'équjration, de pistes de VTI* er de 
motoneiges plaide pour lme complémentarité har.mo- 
nicuse de l'agriculture, de la sylviciilrure, de la pisci- 

culture et des activirés de plein air dans le voisinage 

de clialers et de résidences d'été. 

La basr de plein air de Saince-Foy, aménagie 

entre 1960 et  1380 à partir d'ancienries sablières, 

poiirrair servir de rnodèle à Pinrendre. 

Poser un regard sur les deux siècles 

aide a mieux comprendre  le présent .  L 'é tude  

antliropo-historique permet de saisir 1'Evolution des 

collcctivités dans leur envjronnement. La réalité 

municipale des années 2000 sera sans doute complexe. 

D e  nouvelles questions se posent a iu  anthropologues 
et aux historiens cornn-ie aux cirayens de la ville. La 
consideration d u  passé et du présent oriente néces- 

sairement vers I'avcnir. 

Sur ces éléments de prospective se cl6r un rapidc 
survol de plis de deux siècles d'occuparion mouvanrr 
d'un territoire jamais définitivement circonscrit et 

arrêté. Il est maintenant temps de passer à la popula- 

tion qui  l'habite et de considérer son évolution 

dimographique au cours du  dernier siècle. 
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Au ml~p a'E la dért2,qpnp Rio 

par Renaud Sancerre ville de Pintendre et à I A  Conimission scolaire régio- 
nale dc Lévis. Diins ces trois cas part~culiers,  Ic-s 
registres, les procès-verbaux et  les joiirnaux d'appel 
nnt faÏt l'objet d'iii-i dépouillement syçcématique. 

7 

Les doiinées démogri~phiqiies foisonsicnt. La 
source majeure en est Statistique Canada, qui a réa- 
lise, depuis 190 1, des recensemerits décennaux, et 
quinquennaux depiiis 1956. Le difaiic de ces sratisti- 

'&n dr pliir inrrmcri~ pour conniiitre I'évolu- qLles fédéraler, pour une qualirarive comme la 
tion d'une comn-iiinauré que de suivre les mouve- est d 'être impersonnelles. Heureiisenicnr l e  
niena de sa popul~cion et de fixer à des moments rcccnseinent nominatif de 1901 a été rendu public 
clés de son I-iistoire I'érar de sa démograpliie. Si la en 1993 en vertu de la loi (90 ans) des arcliives p b l i -  
corilparaison pcuc s'érablir avec dcs eiitités plus vastcs ques. II a Fallu, parient labeur de moine laïc, rccracer 

donc fait partie la c o m m u n a i i t ~  e n  question, la le patronyme propre des femmes rniiriécç, rangées 

connniss:incc gagne en profOndeur et en perspecrivc. dans ce recensement sous le couvert dc leur n.iarÏ, 
retrouver dans les répertoires existanrs la dace et le 

Quand oii fêre rin centenaire, comme c'est le c a  
lieii de niariage des couples mariés pour érablir les 

i Pintcndre en l'an 3000, il s'impose de considérer la 
ascendants directs des deux conjo~nts. O n  dispose 

siriiation de cette population au débiit er au rern-ie 
rnainrenanr d'un recensement cornplc-temcnt vérifié 

d u  siècle. Entre ces dcux extrêmes, la précision incite 
des 557 habitarits de Pinrendre cn 1901, qiii esr re- 

i éciiblir dcux ou trois reptres inrermédiaires. produit intégralement  a u  chapi tre  V I [ [  dc. cet 
Les soiirces consult6es pour ce ctiapitre derno- 

graphique permerrent d'analyser la dynamique de 
ccrte popiilation ec de fournir, par une érude précise 

des patronymes ec des ginéalogies, iine base solide i 
l'album des hin~lles qui figure en deuxième partie de 

cet ouvrage. 

L'article siir (I les funilles soucties de Pincendre .., 
paru dans L'AiacFm en 1999, a déjà livré la primeur de 
crrte reclierclie. L'esscnciel en esr repris ici. 

Les sources de donnies auxquelles puiser sonr 
iniilciples et Icf malyses auxquelles elles se prf relit 
sonr très variées. 

Au premier chef, i l  faiir niencionner les archives 
de toute sorre, surtout religieuses, municipales et 
sr \  !.lires, dorit le dépôt principal, fiicilement occessi- 
!2'e sur le campiis de I'LJniversité Laval, se trouve Erre 
les Archives nacionalcs du Québec. On  n'a pas hésité 
à ionsiilter les dépers locaux, à l'archevéché de 
Qiiébec er au prc-sbycèrc de Pintendre, i I'h6rel de 

ouvrage. Ces rectierches dcs patronymes et des filia- 
t ions ii partir  d u  recensement de  1901 Gtlxienr 
essencÏelles pour déterminer les familles souclies de 
Pinrendre. 

Vers la fin de son premier siècle d'existence, la 
muriicipalicé d e  Pincendre a procédé en 1988 et 

1993 à deux recenseriients nominarifs complers, 
donc l'esploitarion systématique, gràçe à I'experrise 
inforn-iatique de Mariette Villeneuve, n'a pas fini de 
fournir des rbultats révélateurs. Ces 1-ecciisemcnts en- 

regisrraÏenr, outre Ic patronyme propre des épouses, le 
lieu et la date du mariage, si niariage il y avaic eu, la dace 
d'arrivke à Pintendre et la divcnité des occiiparions. 

À la veille di] centenaire et polir alinenter l'album 
des fainilles accuelles, Pincendre a procédé au prem~er 
trimestre de 1999 à un nouveau et dernier recensement 
complet de sa popillarion. Comme le prévoit le noiiveau 

C d r  civil depiiis 1994, ce recensement s'fit L4t sur une 
b u e  iiominative er volontaire. La vérification minii- 

tieusc de ce recensement se poursuit encore et fera 

éventuelletnent I'ob~ec, avec: les précautions d'iisage, 
cl'iinc publication ulrérieurc-. 



Connaissant de façon intime la composition des sence d'une f~rnille ou d'un individu à une date dé- 
familles de Pintendre aux deux excréniicés du siècle, terminée. 
i l  convenait, pour mieux suivre I'évolucion de cetce Nous disposons ainsi, à des dates espacées (1901, 
population, d'établir entre ces deux dates des jalons 1956, 1971 et 1993), de quatre recensements nomi- 
analogues. Cesc ce qui nous a enenés i reconstituer nar if i  qui circonrcrivenr exacremenr l a  
de façon nominative les recensements fédéraux de popularion de Pinrendre décrive,,[ ~ . ; ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~  de 
1956 ( l  de 19'1 ( l  180 Iiab.). exer- ses familles souches Ctesr riir ces bmes que repose 
cice de bénédictin piiire essentiellçmenr au  rôle ~ ~ é ~ ~ b l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  de i 2  généalogies arcendanter 
d'évaluation n~unicipale, qui fournit le nom des pro- q,,.,u premier ancirre marié en Nouvelle-France. 
priérairei er  la raille de leur famille; aux listes cetce plur proprrmenr gençalogique du 
scolaires communément a ~ ~ e l é e s  loi'rnaux d'appel, vail dans les locaux e t  avec les 
qui indiquent les noms et prénoms des Clèves, leur ; de la ~ ~ ~ i e ~ é  de géntalog,e de ~ ~ ~ é b ~ ~ ,  
date de naissance ainsi que le prinom et I'occupacion rire au voisinage der ~~~h~~~~ du ~ ~ é b ~ ~ .  
du père; au regktre paroissial des acres de naissance, 0, trouvera au chaDirre le de ce rravail 
mariage et décès, qui  permet de compléter er vçrifier gin&alqique. 
les données précédentes et d'établir la préseticelab- 

ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE PINTENDRE, 
DES MUNICIPALITES DU CO~ITÉ  DE LEVIS ET DE LA PROVINCE DE Q L ~ B E C  

I 
:: Pintendre 557 924 943 944 1 063 

Sr-Dnvid 

~c- l : . r i : . i~nc  

Brcakcyvillc 
Sr-Hcriri 
Sr-Jcln-Clirysustunie 

Sr-] oscph-Je-Lcuy 
Sc-Lamber 

, Sc-Nic-ulas 
St-Romuald 
Charny 
Sr-Redcmprciir 
L ~ u r u n  

L i  vis 

* Inclus dans Aiirres rnunicrpalitis 

** Aiincxioii ou fusron dans Lévis 
Svurcc Statistique Canada. Recrnsemeiits dCcennaux et quinqricnnaux 
Ccinipil~rioi l  Marc Lsquerrc 



- -. ,- 'Di17ioo1np~ic 

1 - DYNA~IIQUE DE CETTE POPL~LATION Le tableau 1 présente, de 190 1 i 199 1, I'kvolu- 

Le recensemeiic de 17?6 indiquait comn-ie habi- 

tant Pintendre les familles de Louis Hallé, Basile 

Nolin, Jacques Botirassa, Ignace Carrier, Micliel 
Hallé er Baptiste Samson. 

Le peuplçmenr d u  territoire a progressé réguliè- 

remenr au cours du M X c  siècle jusqu'à atteindre les 

5 5 -  habitants recensés en 190 1 lors de l'érection 
civile de Pintendre. 

Commc en cén-ioigne le tableau 1,  cette crois- 
sance régulière au XXe siècle se poursuit lentement 

d'abord, puisqiie la population double en cinquante 

ans : dc 5 5 7  en 1901, on arreinc 1 267 habitanrs en 
195 1 .  Le rythme s'accélère alors pour doubler en 
viiit;t-cinq ans : soir 2 490 Iiab. en  1976. Quinze ans 

plus t a rd ,  en 1991, nouveau  d o u b l e m e n t  A 
5 028 liab. Et les derniers cinq ans augnientent de 
plus de 1. 000 la population de 1996, qui  culmine à 
6 03 j liabirancs. Le train d ' enkr  de l'urbanisation 

s'est engagé ~Cricablemenc à parcir des années 1980. 
C'est en ce sens qu'on peur parler d'une démographie 

galopante. 

t ion  de la popula t ion  totale de  Pintendre eii 

comparaison avec celle des autres municipalirés d u  
comté de Lévis et de la province de Québec. On y 

constate qu'en 30 ans la population de Pintendre a 
plus que décuplé, tandis que cclle du comcé qiiincu- 
plait à peine. Mais le gros de cet accroissement se 
iiianifeste depuis le débur cles années 1980. 

Les pyramides dcs âges 1 er 2 dessinent le 
de la population de Pintendre en comparaison avec la 

popiilation globale du Québec au début et à la f in  du 
XX' siècle. 

Natalité, mortalité er nuptialité 

Le rableau 2 perniet de calculer (01000) les t a u  

de natalité et de morralité pour certaines années de 
recensement. Force au début du siècle, la natalité 

h i~ j~s ,  jusqu'er~ 1856 au-dessous de la moyenne pro- 
vinciale. À parcir de 1961, elle fiucciie en dents de 
scie à chaque recensemenc, au-dessus er en  dessous 

de la moyenne provinciale toujours déclinante. La mor- 
ta l i té ,  elle,  baisse régulièrement ec se s i tue 

ÉVOLVTION DE LA POPULATION TOTALE, DE IA PROPORTION DES JEUNES ET DES PERSONNES ÂGÉES, 

DES TAUS RKUTS DE NATALUE ET DE MORTALITE, DE L'ACCKOJSSEMENT NATUKEL 

ET DU TAUX OE MASCULINITÉ GÉNÉRALE ET AGÉE. 

Pinrendre 1901 - 149 1 

Année de Population Natalité Morlalicé Acçroissemenr Jeunes O/ 14 Ain& 65 + 
recensenient totale O/OOO 01000 naturel 96 9% 

Sources Stütistique Canada, Rcrensenicnts deccnnaiis cr qiiinquennaux 
Registres de la paroisse Saint-Louis-dc-Pi111rndre 
Cumpilariuii  par M a r c  Lnqticrrc 



Hommes 

pratiquement coujours au-dessoiis de la moyenne pro- 
vinciale. C'est particulièrement vrai a partir de 197 1. 

L'cxplicat~on de ce phénoméne rbide sans doute 
dans la vagiic- d'immigration qui a entraîné à 
Pinrcridre un floc dc jeunes couples en pleine période 
de técondité. La mortalité, elle, frappe principale- 
ment la population Ggée, qui se trouve à dimiriuer 
depu~s 1956, contrairen~ent i ce qu'on peut consta- 
ter à I'éclielle provinciale. 

Femmes 

Quant i~ la nupcialici-, comme partour a~lleurs au 

Québec, el le subir depuis une dCccnnie i11-1 déclin 
résiilcanc d'une cercaine laïckation (mariage au pal& dc 
justice plucôt qu'a l'église) et d'une pratique couran rc 

chez 16 jeunes de I'iinioii libre. U'ciii abscnce de inen- 

tian dans les registres tant civils que religÏeux. Lc 
tableau 3 livre les résiiltats du dépoiiillemenr coinplet 

des registres de la paroisse Sainr-Louis-de-Gonzi~g~ie- 

de-Pintendre ( 1900- 1999). 

- 
Hommes -. -- - Femmes 

7' - - - 7 

.-- - 1  - 

Hommes , r. - Femmes 
1'; - 



EVOLUTION DU NQbIJ3m DE NAISSANCES, E1ARIAG.ES ET DECES PINTENDRE 1000 - 1393 
- 

1 

AII née r- Naissances Mariages Wcés 

1:)rio 26 I i 3 - 

Ly i i i  2 6 4 6 
1 VI)' 2 4 1 1  
1'905 27 6 13 
l < ) r  i-'~ 27 7 Y 
1905 2 3 7 I l  
lut16 1 s 5 16 
1 y > ( ) T  18 - 7 7 

3 \ - 1 I 16i1,iH 

1 <)O:) - 7 - 4 
- - .--- 

3 
- - - L 

1 0 1 0  2 7 4 9 
1 9 1  1 2 (i 6 I I 
1 912  1R 5 14 
[ y 1 3  23  -i 1 I 
!'!Id 20  5 7 

4 Y l!l!5 2 3 
19ih 30 8 8 
1 9 1 -  7 1 7 I I 

15 i‘>iS 5 2 4 
6 8 1')19 2 I 

.- - mm--....- - . - -  

l Y 3 0  7 i Il - 
11171 I S 5 1 3 
1 '9 22  'LI 4 8 
] q l j  2 9 1 12 

3 1 0 3 ..i 7 1 14 
l<)?> 19 5 Y 
1926 27 3 3 

l y': 2 3 4 Ci 
LyllS 2 6 3 5 
I 1) 2:) 1 1 Y 2 6 

- .- - 

I L, .i ri 2 1 A 
1Y; I 2 5 5 13 
IL)?? 2 1 4 5 
195 j 1 S Z 2 
1YI i . i  10 1 1  3 
1955 - .  7: .3 19 
1946 19 ! 6 
ICJ 3 -  - I - 7 2 18 
[ Y i S  2 0  7 Y 
1 $? 27 6 8 

- -- - . ...--.., -- . 

1910 I H > S 
1 9 4  I - ? - ? 8 O 

Année Naissances hlariages E c k  

1950 2 9 
195 1 7 8 (i 4 5 
1932 19 8 6 
1953 3 5 7 O 
1954 3 1 6 i 
1955 2 i Y H 
1956 3 0 1 [1 S 
1Y57 2 5 9 6 
1958 1 5  15 
r 939 11 5 9 

- - *- .. .. . .- 

1960 - 6 5 7 .j 

1961 25  S 7 

1962 5 I 1 O 6 
19-52 2 5 Y i 
1964 40 9 -5 
l965 7 x 6 7 

I -. 
1966 li 2 1 O 1 0 

1967 2 2  15 O 
? -  i 968 - 17 

I yhi) I I  - 7 

- - , -,--- -. 

1970 50 8 0 
! 97 1 ?O 7 1 (1 

1 Y72 3 1 1 1  6 
19?3 3 ij 13 5 
1974 4 6 11 

- 
i 

1975 5 l II 9 
1976 T U  1; S 
1 0 7 ~  6.i 1 1 6 
19-8 5 5 12 10 , 

1 y79 Y 1 1 0  
- .  .. - 1 3  

.. - J 
i 980 65 ! 4 7 

1981 7 1 I I  i 5 
1 VF(7 60 9 1 1  

1983 6 i 16 1 3  
198:i 5 2 l .t 1 Ii 
1985 3 0  1 t l  15 
1()86 6 7 1 3  X 
1987 6 0  1 4  13 
1388 Q 3 13 9 
1989 b7 1 0 14 1 

-*....m. - .. .. - . . 

i 990 ' 6 I l  1 O 

1991 SS 1 1  I Y 
lrl i 7  18 1 O 1 2  
1 <hi 5 '4 9 8 
1,, .14 79 6 7 
19 .~5  3 0 4 12 
1:) 16 4 0 7 S 
1') 1 7  2 5 7 ,$ 

1 ' 1  48 25 8 - 
1 :' 49 L - 7- 6 3 

1 

1992 -9 9 1; 
199.3 7 1  Ii 1 Ii 
1L)Y:i 64 S 20 
1995 5 0  8 1 2  
1996 6 5 5 15 
1997 i i 1 o - 
1998 36 S l i  
1 48 S 1 5  

. ---- 
Soiirce : Rrgistrcs rie l a  tiaroissc Je Pincendre. Conipiiarfon par ~ : ~ r i e - E v e  Carle. 
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Jeunes er vieux 

Le tableau 2 illustre la diminution régulière de la 
population des jeunes (0-14 ans) de 44 % en 1901 A 
28 9% *un 1991. Comparacivemenc, la proportion à 

I'écliclle pro\linciale se situai t respectivement à 39 et  

20 %. 

Au soniintt de la pyramide, le pourcentage des 
personnes iigécs de 155 ans et plus à Pintendre reste 

inférieur au pourcenrage provincial (3,s vs 4,8 c n  

1901) et tend même à diminuer depuis 1356 (cle 4,7 
à 4,2 % en 1991), alors que la proportion équivalente 

au Qiiébec fait pliis que doubler de 1956 (5,7 95) à 
1976 (12 , l  9%). L'immigration de familles jeuries et 

l'urbanisation sonr en cause. 

L'exai-ilen des pyramides  des âges pou r  

Pintendre en 1956, 1966, 1981 et 1991, comparées 
aux pyramides Cquivalenres pour la province de 

Québec er le comct de J k r i s ,  confirme quelques-uns 

des phénorriénes déjà évoqués et soulève un certain 

nombre de questions. 

Mises à part les irrégularités en dents de scie qui 
at%ectent la pyramide d'iirie cornmuna~ici de petice 

raille plus que celle d'iinc province ou d'un pays, on 

conscarc au débur commc 3 la fin du siècle des simili- 

[ d e s  générales : pyramides à base large en 1901 et 

pyramides en voie de <- rectangularisatior~ en 198 1 
er 1991, résulrac d'iirie stabilisarion de la natalité à 
lin niveau bas. La vague récente d'iriimigran CS plurôr 

jeunes vient obscurcir le processus à Pintendre sans 

l'annuler. 

Taux de masculinité 

L'analyse des pyramides pour Pintendre révèle 

des anomalies dans le seii ratio de certaines carégo- 
ries d'âge, sinon d e  l'ensemble. Tout d'abord on 
s'explique mal, dans la pyramide des âges de 190 1, la 
surmasculinit6 du groupe des 0-4 ans. II serait né 

deux fais ~ l u s  de garçons qiie de filles au cours des 

quatre annkes Pourquoi ? Les inégali tes 

ultérieures entre  sexes pour  certaines carégories 

d'âge pourraient provenir de migracions différen- 

tÏelles il? and D M .  

Le meme pliénomènc se retrouve pendaiit le der- 
nier quar t  de siècle parmi les jeunes de l'école 

primaire Les Moussaillons : de 1972 à 1998, on 
constace cliaquc année un surcroît de 27 gary;ons en 

moyenne. Les garçons sonr en suriiombre dc près de 
10 %. Pourqiioi ? Voilà Lin mystère à faire Clucider 

par les démographes et les biologistes. 

SauE en 1901, le taux de masculinité générale, 

c'est-à-dire le nombre d'liommes pour cenc femmes, 

tous àges conforidus, resce depuis 1956 siipérieur à 
100. 11 y a plus d'hommes que de femmes commc 

c'est habitilel dans une communaucé rurale agricole. 

Au troisième âge, après 65 ans. le taux de masculi- 

nité reste également supérieur à 100 jusqu.cn 1981, 

où il glisse en dessous de la barre d'égalité, mais à 

grande disrance de la baisse à I'éclielle provinciale. La 

différence, comnle ci-haur, s'explique par Ic caracrère 

encore riiral e t  agricole de Pincendrc dans  u n  

Québec de plus en plus iirbanisé. 

Caractéristiques sociodémographiques de 1986 

er de 199 1 

Le rableau 4 présenre pour 1386 les caractérisri- 

ques socio-économiques de Pinrendre comparées a 

celles du  comté de Lévis, du Québec et du Crinada. 

On constate que la population y a auginenré 

deux fois plus qu'ailleurs au  cours des cinq années 
qu'il y a comparaciveinenr plus de jeu- 

nes et moins de vieux, que le taux de masculinité 
générale et âgée y est plus élevé, que le revenu farni- 

lia1 moyen y rejoint la moyenrie provinciale, moins 
force qu'au Canada en géiiéral et dans le comcé de 
Lévis, que le revenu en provenance d'emplois y est 

plus élevé qu'en provenance d'autres sources, mais 

que le chômage, tant chez les hommes que chez les 
fen~rnes, y est plus prononcé que dans le comté de 

Lévis, mais voisine la moyenne provrnciale. 

Le cablcau 5 pour 199 1 cémoigne d'une aiigmen- 

taclon en cinq ans de la population quatre fois plus 

forte à Pincendre que dans le reste du comté, de la 

province et du pays. La densité de la population reste 
toutefois d e ~ i x  fois moindre que  dans la htRC de 

Desjardins. 11 continue dqy avoir plus de jeunes et  

moins de vieux à Pintendre qu'ailleurs. Le nombre 
iiioytn de personnes par  ménage y est supérieur 



Piritendre 1986 -- 
Caracréristiques Canada Québec LévÏs Pintendre 

Airynicnr:irrtiri de la 

pupiilarion cnrrr 1 YS 1 ct 1686 

Pripiil:itioi~ 0- 14 ans 
Po11iilstion 69 ;in$ et t 

Tnux rlr ch6iiilige cn  9 1 
Iio~iirni.~ 9.6 12 10.3 I I , ?  

f c m m e s  11.7 I~ i>, i  11.6 id.? 
-- 

Sru i rce  : Sracisrique C a n , ~ ~ l a ,  Profils 1986, 94- 1 10, 94- 103, papc 702 ~ y .  et pdgc 4 I S) ~ c l .  

(3,l  vs 3,6), De même la prédominance des proprié- 
taircs siir les locataires (82118 vs 601.40) l'emporte 
neiïtment sur cc que l'on peut observer partout 
ailleurs. 

Migrations 

D c ~ i x  facceiirs principaux influent sur le volutiie 
d'urie popiilat~on. D'abord cc qu'on appelle en déiiio- 
graphie la cro;ssance natiirelle, qui résulte de la 
difkrence encre l e  iiornbre des naissances et celui des 
dCcès. À ce facteur de base vient se greffer I'dJuencc 
positive ou iiégative des migrations, suivant que l a  

communaiicé arcueillc par Ïmmigracion de nouveaux 

arr ivants  oii perd par éri-i~grsition uiie parrie de sa 

croissance narurelle. 

À moins de suivre les rnouvemciitç de cliaque 
individii ou famille, ce qui n'est gukre possible, on ne 
pciit préciser les flux contraires de I'imrnigracicin et 

de l'émigracion que par le calcul des migrations 
necces, ç'cst-à-clire par le résiilcar global des addi- 
rions e t  des soustriicrions que représcnctnt ces 

arrivées et ces départs. 

C'est un calcul nssez simple qui solistrair la crois- 
sance naturelle de I 'auginentar io i i  torale dc  la 



Pincendre 199 1 

( CiircrPiisriquci Canada Québec I.évis * 

, Popiilation cornie 
Densité 

Augrnrncacioii de la 
population entre 1986- 1.99 1 

R)pulation O - 14 A i l s  

Pop~ilation 65 ans et + 

Nombre moyen de 
personnçs par ménage 

PropriCraires 

Locataires 

. -- ~p 

* MRC dr Dc-siardiiis 
Source : Sraiisriqiie Canada, 95-32>.  Prcifils 199 1, page 242 sq. 

Périorle entre Total des Total des Croisance Diffkrentiel entre 

recensements naissai~ces déces naturelle recenscnients 

Migrations 
nerres 

S o u r c r ~  : Sratistique Canada, Receiisements décennallx et quiiiqucnnaux 
l i c g i s t r r s  de la  peroisse Saint-Louis-de-Pinr~,nrlrc 



populacion encre deux recensemencs. Si le solde est 

positif) c'est qu'il y a eu immigration nette. L'émigra- 

tion au contraire se craduit par un  solde négatif. 

Le tableau 6 traduit à chaqiie année de recense- 

n-ient le volume et  le sens de ces migrations nettes à 

Pincendre entre 190 1 et 1996. 

Si I'on tient compte de l'annexion h Pintendre en 

1908 de 202 Iiahitants de Sorosto er du retour à 

Lhi s  en 1968 de 345 personnes de ce riitme rang, oti 

doit corriger à - 5 le total de 191 1 et à -t 744 celui 

de 1971. 

Ainsi donc, Pinrendre pendant la première nioi- 
tié du siècle, perd une bonne partie de ses enfants, 

qui ~~iaisemblaLlement émigrent en  villc. C'est à par- 
tir des années 1960 que le mouveinent n-iigratoire 
s'inverse et qii'on voit affluer en zone péri-urbaine de 
Lévis iine pléthore de jeunes familles, qui rneintien- 

nenr  à un  niveau élevé le t aux  de iiatalice, 
remplissent à ple;ne capacité I r s  écoles priniaires et 

relèguent a l'arrière-scène !es aînés, dont la faible 

proportion bat les records environnants. 

L'examen orrentiC des pyramides des figes b 

chaque recensemenr quinquennal permertrait de 

déceler les srrates d'tige parriciilièrernent affectées 
par ces mouvements migratoires, qui ne semblent 

pas prks de ralentir si I'on en juge par la dernière 

période quinqiiennale coinplète (1 99 1 - 1995). 

Pareils préalables historiques er démographiques 

introduisent narurellemenr. la considérarian des 
patronymes et des généalogies. Par ce biais, on peut 
remonter l'histoire de cette population, au-delà du 

siècle qui se termine, jusqu'aux premiers arrivés en 

rerre de Nouvelle-France. 

Dans une société a ,, cornnie la 
nôtre, i I'iristar de la plupart des sociétés occidenta- 

les, il ne  faut pas se surprendre de  l 'importance 
atcachie au a patronyme >>: principal indicateur de 
f~liarion. Avant de transmetcre en héritage un « parri- 

moine *, la famille québécoise impose un  nom, celui 

du (( père ), d'abord et eventiiellement celui du  Inari. 

Jusqu'au ctiangement de la loi dans les années 

1970, la fille qui, de la naissance à ses noces porrnit le 

noni de son père, en se mariant perdait son identité 
preiiiière et troquait son pacronynie pour celui de 
son époux. Il faut attendre les derniers recenseniencs 

pour voir apparaître quelques noms doubles ec rrans- 

para"ire ainsi, conime aii Portugal, la présence de la 
lignée maternelle. b e n  d'étoniiant donc à ce que le 

recenseur de 190 1 range parmi Ics Carrier oii les Cou- 
rure l'épouse Boilard oii Jerikins veniir d'ailleurs. 

Le changement de nom se doublait d'un change- 

ment de résidence. Au Québec rural e t  agrlcole 

d'autrefo~s jusclu'aprés la Deuxième Guerre, la règle 
de résidence au ninriage était virilocale )., voire 
<( patrilocale >), c'est-à-dire que la fille, si elle se mariait 

habituellement i l'église de sa paroisse natale, devait 

ensuite suivre son mari chez lui er cohabiter dans 
une résidence qui était souvenr celle di1 père de son 

époux. Qui prend mari prend pays, disait-on. 

La donation de fernie en vogue depuis toujotirs 

jusqiie dans Ics années 1960 implique dans plus de 
90 % des car un père (er la mère) qui <( se donrie(nr) >) 

à un fils cadet dijà marié, à condition que ce dernier 

accepte de prendre en charge la ferme familiale, donc 
d'y résider, et d'y .( garcler ses vieux parents n jusqu'a 

leur décès. La ferme, contrairemenr à la femme, rie 

change pas de nom et  reste dans la meme lignée 

patronym~que. L'imposition du  fi nom >% à l'enfant 
préfigure la transmission du « bien *. L'un cr I'aucre 

vont  de pair. Ainsi se justifie pour les campagnes 

l'analyse cornparée des donarions de ferme er des 
généalogies. Au-delà de  325 donations de ferme 

pour Pintendre ont été relevées au Bureail d'enregis- 

trement de Lévis e t  couvrent la période d'un sitrle 

qui va de 1860 i 1960. Cette dernière date niarque 
la disparition définitive de cet antique système de 
sécurité de vieillesse i Pinrendre comme partout 

ailleurs au Canada. 

Le recensement de 1901 comporre 77 patrony- 

mes différents pour une population de 557 individus 

(moyenne de 7,2 porteurs). Trente-neuf de ces parro- 
nymes n'apparaissei-it q u ' u n e  fois; huir autres 
n'identifient que deux ou trois personnes. Ce sonr en 

gknéral des épouses, des doniestiques ou des engagés 



LISTE Des 20 PR~NLIPALJX P A T R O ~ M E S  PAR ORDRE DE FKÉQUFNCE DECROISSANTE 

Pintendre 190 1 -1  993 

Rang Patroii)'mes Porteurs Patronymes Porteurs Pacronpnies Porteurs Parronynies Porteurs Rang 
190 i 1301 1956 1956 1971 1971 1993 19'13 

1 "  
2" 

3 * 
4 * 
5 * 
6 * 
7 * 
S * 
9" 
10" 

I I *  
12" 

1;* 
l i *  
1 5 "  
16* 
1:* 
18* 
rg* 
30" 

C A W E R  78 
BEGIN 68 
COUTURE 64 
AUBERT 41 
LABRIE 26 
NOLlN 23 
HALLE 22 
G UAY 3 1 
DUMON-1" 15 
B0URC;E.l' 12 

RLAlS 10 
VALLI tu 9 
BEkVIER 8 
M É T I V I E R  s 
TL'RGEON S 
DCSILRS 7 

ROBEBGE 7 
Borr-rrI\i 6 
COTÉ G 
NADEAU 6 

COUTIJU 
C A W E R  
LABRIE 
DUMONT 
BEC i N 
GUAY 
FONTAINE 
GRONDIN 
GOSSEI.IN 
DEhIER5 
MÉTIVIER 
BÉLANG EII 
KOBERCiE 
BROUX RD 
JOLICOEUR 
FORT! N 
ROGER-L'SON 
NOLIN 
LAMONTAGNE 
AUBERT 

COIJTURE 98 
L:\BRlE 7S 
C A M E R  67 
FONTAiNE 57 

DUMONT 5 3  
BEC AN 5 1 
GLIAY 5 1  
GRONDIN 43 
GOSSELIN 29 
NADEAI1 26 
RODERCE 27 
AUIJER'T 2 2  
1iUMIIS 21 
GROlTilRD 30 
Di:sri-;izs ig 
GILBERT 17 

NOLIN 17 
ROII1.EAI.I 17 

ROY 17 
LACHANCE Ih 

CARNER 117 

COUTURE 110 
ROY 105 
LABEUE 99 
B ~ G I N  83 
GI?AY 7 1 
NAUEAU 66 
DUkLONT 60 
FONTAINE 59 
ROBEBGE 57 
BOUCHER 54 
TFEMI3LAY 5 1  
CÔTE LIS 
PEU-ETIER 48 
DEMERS 4 j  
GAE;NE 45 
MERCIER 44 
CARON 44 
F O U k i I E R  44 
MOWN 44 

I P~ri-oriymes Pop. Parroriynies Pop Ijat roiiynies Pop. Patronymes Pop. 
77 557 150 1460 225 1580 83 5 1771 

Sources: 
Receiisement TéciCral dr  190 1: hrchjvrs naclairi,itïs clu Qutbec, Microfilm 4MO 1- 1754A, tT-6577) 
Rcccnsemcnts nominarifs de 1956 er 197 1 t.cconscicués ~ i i i r  i-1élL.11:. C ; ; ~ ~ i i ;  cr Rc.i.i~uJ Sancerre 

Recensenieor niiinicili;il (le 199.3 saisi CC t ra i r t  par Narietcc Villcneiive 

venus d'ailleurs. Le nornbrr de porreurs, dans 30 cas 

sur 77, varie dc 4 à usi maximum de 78. 

Le tableau 7 juxtapose les 20 patronymes !e plus 

fréquemment portés aux recerisen-iencs de 1901, 1956, 
197 1 et 1991, en relation avec le nombre total des pa- 
cronymes cr des habÏtants à chacune de ces dates. 

C'est airisi qu'en 1956 le nombre dc patronymes 

croit à 1 >O ec la population i 1 460 (moyen rie de 9,7 
porceurs). Soixante patronymes n'apparaissent 
qu 'une  fois et dans 31 cas la fréquence varie de 9 à 
14 1 porteurs. 

L'aiigmentation se poursilit en 197 1 pour at- 

rcindre 225 patronymes diiris i l ne  populaciun rotale 

de 1 580 habitants (moyenne de 7,O porceurs); 79 
patronymes n'appara~sscrit qu'une fois candis que la 
fréquence de 37 autres varie entre 10 e t  98 porteurs. 

La çituatioii explose lircéraleii-ienr en 1993. La 
popularicin tocale de 5 771 habitants se partage entre 

835 patronymes (moyc-mie de 6,9 porteurs), doiic 790 
ric se retrouvcix qu'une foi,  675 nioins de dix fois ec 

160 colinassent une variation de 10 9 117 porrelirs. 

L'eclaremenr constaté au dernier recensement 

provient de l ' immigrat ion massive à partir des 
aniiées 1980 de jeunes familles en provenance d'lin 
peu partout. 



Sous la profusion p;irrooymiclue de la fin du siè- A certe vingtaine de patronymes er à mesure que 

cle se maintient le noyau des familles souches de cerrains glissaient du palmarès er s'escornpaient dons 

Pincendre, q u i  se traduit, comme en témoigne le l'ombre, cl';iurres se pointaient dans la course er, 

tableau 7,  par le peu de variation di] maximum de comme les Roy (3'. rang en 1991) et les Fontaine 
porreurs d'un niCrne patronyme - de 78 à 117 en (encre le 4' et le 9' rang de 1956 a l993), aspiraitnt 

passant par 14 1 et 98 - et par la présence aux qiia- aux premiers rangs, iiienaçant même le quadrige de 

rrc recensements de  10 patronymes parmi les tete .  Les rejoignent  a u  poteau  d 'arr ivee les 

20 principaux. Encore partmi les 10 siurrçs s'en trou- Tremblap, Pelletier, Gagni-, Lachance er Morin, 
vc-nt-ils qui  ne disparaissent qu'en 1991 du palmarès patronymes que l'on retroiivc dans la régiun immé- 

des 2 0  premiers pour glisser comme les Nolin au 48' diate  de  Québec -Lév i s  et  dans la province de 
rang et les Aubert au  200' (sur 835). Les Gosselin, Québec. 

qui Lgurenr au 9' rang en 1956 er 197 1, sonr eii Le tableau 8 juxtapose les 15 principaux psicro- 
réalité au 22' à la fois en 190 1 er 1993. nynies du Québec ancien à ceux di1 QuCbcc de 1983, 

Trois familles, donc l'implantation traditionnelle de la grande région de Québec à la même date et de 
à Pintendre est reconnue, les Bourget, Ics Hall6 et Pincendre en 1993. La comparaison fait constater 

les Métivier, disparaissent toc de la lrsce des priori- qu'à part les Roy, les CBté et les Pelletier, qiii figu- 
rés, mais demeurent Iégkremenc represenrées dans la ren t d a n s  les qua t r e  listes, onze des quinze 

popdarion actuelle de Pintendre. 11 en va de même piitroriymes de Pinre~idre sont  absents des trois 
des Bernier, Blais, Boucin et Turgeon. nucres lisces; le quinzikme patronyme, posté au  se- 

Assez curieusement, le prcn~ier des cinq patro- cond rang de la liste de  Pincendre, Couture, se 

nyines signalhs dans  le recensement d e  1776 retroiivc ail dernier rang dans la grande région de 

(Bourassa, Carrier, Haiié, Nolin et Samson) dispa- Québec-Lévis. 

roîr presclue complètemenr des recensements de Les Eamilles soiiches de Pintendre sont donc rela- 

190 i er 1956 pour ne reparaicre fantomatiquement rivernent originales et merirent de ce fait une bonne 

qu'ai:x recensements de 197 1 er 1993, qiii ne comp- enquêre généalogiclue 

cenr respectivement que 4 et 3 Bourassa. 

Ln cêtc de liste revient aiix Carrier (190 1 et 

1993), aux Couture ( 1956 et 197 i ) ,  aux h b r i e  et 

aux Bégin. qui, cn s'ichangc-ant parfois iin rang, oc- 

cuperit les quatre points cardinaux di1 paysage 

patronyriiiqiie de Pintendre. Puis viennent les Guay, 
assez stables entre le 6' et le S' rang; les Dumont, 

qui évoluenr du 9e au 5'' rang; les Derners, qui ren- 

tent  de  s'élever du 16' rang; les Roberge, qui 
réussissent une courbe ascendante régulière du 17' 
ail  1 0 '  rang; e t  les Côté, qiii reviennent en force du 
1'3' (1901) ail 13' rang en 1991 après l'éclipse de 
1956 e t  1971.  Sans  oublier la propulsion des 
Nadeau di] 2@ au 7' rang en moins d'un siècle. Voili 

donc Ir noyau dur  des faniilles au cai ir  de Pinrendre 

pendant son premier siècle d'existence. C'est de ce 
noyau qii'il convenait de p a ~ t i r  pour établir les g t -  

néalogies principales. 

I I I  - GEN~ALOGIG DES FAMILLES SOUCHES 

Établir la généalogie des faniilles soucl-ies d'une 

cornmiinauré est une tache de longlie haleine. dont 
jes r6siiltats ne sont jiimais sGrs a 100 93, et qiii pro- 

fite beaiicoup de collaborations multiples. 

Au moment dii centenaire, le tableaii 9 donne la 

liste des 43 patronymes ec des 72 lignées explorées 

jiisqu'ici. O n  y rerrouve les principaux patronymes 

évoquirs dans Ics pages et les cableaux précédents. 

Les 72 généalogies complètes apparaissent a u  

chapitre 1X de cc voluine, juste avant l'album des 
Familles, dont elles assurent la profondeur historique. 
Rien toutelois n'empechc d'en dégager dès ma~nre-  

nant au deiixieme cl-iüpitre quelques cendaiices 
génkrales. 

Par  souci d'uniforniité, ces 72 gCnéalog' ries ascen- 

dantes se présentent à parrir d'une base constituée 



---- - 

Québec 
Rang avant 

1800 
. -.... . - - - - -- . - --. - -,.-- 

1 ROY 
2 GAGNON 
3 GAUT1ER 
4 LEFEBVRE 
5 MORIN 
6 BOUCHER 
7 COTE 
S PELLETIER 
9 BÉLANGER 

10 PAQUET 
I I  GAGNE 
12 MARTIN 
1.3 PAFENT 
14 LECLERC; 
15 IENAUD 

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

Québec Région Pintendce 

en de en Rang 
1983 Québec 

- *m..- - .. . . . - . - - - - . . ,-m.- 

1993 
- .- - 

TUM8LAY TKEMBLAY CARRiER I 
GAGNON C ~ T E  COUTURE 2 
 CO'^ É GAGNON ROY 3 
ROY ROY LABUE 4 
BOUCHARD BÉDARD BÉGIN 5 
FQR1'IN BOUCHARD GUAY 6 
LAVOIE BÉLANGER NADEAU 7 
GAGNE SIMARD DUlLIONT Y 
hlOKIN LACkIANCE FONTAINE 9 
GAUTM l ER FORT1 N ROBE KG€ 10 
BÉLANGER PELLET1 BR BOUCHER 1 I 
OU EUET(TEI PAQL'ET(TE) 'TREhIBLAj' 12 
PELLETIER MORIN C O T ~  13 
BERGERON GAGNE PELLETIER 14 
SIMARD COUTURE DEMERÇ 15 

Sources : H. Cliarbonncaii et B. Desjardins. - Les patronymes les plus fréquents du Québec ancien *, iiilimoiirer dt b torrhé 
&[nhlogiqr{e rdnaditnne-jkatl(drjc, XL[y 7, 1993, pp. 139-14 
G. Boucliard. - La distribution des patronymes nu Québec s ,  /Inrhi.opo/ogie a snr-iitir, lx, 3, 1985, pp. 197-217. 
Pinrendre, recensement milnicipal tic 1993 

des individus qui se sont mariés entre 1880 et 1920 
c-r en nurnérotanc Génération 1 le premier ancécrt. 

parronymique marié cri Nouvelle-France. 

?'elles qiielles, la profondeur généalogique de ces 

lignées s'étale sur huit générations en moyenne, 
l'écart se réduisant i une généracion au-dessus ou en 

dessous de la moyenne (variation de 7 à 9 généra- 
t ions) .  La seule exception nocable, avec u n e  

profondeur limitée à trois générations, est représen- 

tée par les Robertson, dont l'acendanc masculin, le 
grenadier écossais Charles Robertson, arriverait au 

Québec au débuc du  XIX' siècle et  y épouse en 1827 
Chrisrine Wilson, la fille et héritière di] seigneur de 
Sainr-Vilmé. 

La stparation en ligntes disrinctes d 'un même 

patronyme survient dés la 2' ginération pour les 

Carrier et les Couture, à la 5"poiir les Dumont, 

Guay ct Nadeau, à la 6 pour les Aubert et les 

Bégin, et i la 7' pour les Labrie et les Métivier. 

Quant aux Joiiccrur, ce qu'on a v a ~ r  pris au début 
polir deux lignées distincres du début à la fin, l'une 

descendant des Cantremine, l'autre des Lachaîne. dit 

Jolicaur, s'est avéré n'être qu'une lignée maîtresse 

de Jolicœur (Contrernine) qui nc se sépare qu'au r i i -  

veau de la V' génération enrre les deux frères Joseph 
et Georges. Alfred er Émile Jolicœur sont bel et bien 
cousins germains. 

La mode des patronymes alternatifs, ou des sur- 

noms, a survécu au Québec jusqu'à la fin du SIX' 
siècle er complique parfois la tâche du généalogiste. 
Les Bélanger au dépzirt son t  des Lefebvre, Ics 
Bourget des Lavallée, les Dallaire des Glaire, les 
Demers des Dumets, les Dumont des Lafleur, les 

Guay des Guyet, les Labrie des Nau, Naud oii 



PATRONYMES ET LIGNÉES 

LISTE DES PATRONYMES El- NOMBRE DE LIGNEES POUR LESQUELLES UNE GENÉALOGIE 
ASCENDANTE A ETE ETABLIE JL'SQU'AU PREMIER ANCÊTKE R ~ A R ~ É  EN NOUVELLE-FRANCE 

1- - --l 
Parronymes 

AUBERT 
BELANGER 
Il LAIS 
BOCTRGET 
BROCiARD 
CAIUUER 
COLJTIJRE 
DEMERS 
FONTAINE 
GOSSELIN 
GRONDIN 
1-1 A U-E 
LABXIE 
LAFLAMME 
MERCIER 
BIORJN 
NOËL 
NQLIN 
PLANTE 
ROBERGE 
SAkfSON 

B&G!N 
HEhKIER 
BOLIFFARD 
BOUTIN 
CAMPAGNA 
côrÉ 
DALLAIRE 
Dl Ji\-IONT 
POUR.NIER 
GOUI1lL 
GUAY 
JOLICOEUR 
LACHANCE 
LAROCH ELLE 
METIVIER 
NADEAU 
PARADIS 
PELCFIAT 
POULIOT 
ROBERTSON 
TREMBLAI' 

Source : Rtperroires de mariage et dicrioiinrircs de la Socictii de f iEi i i : i !~)~ic  de Qiiétec 

Ilccensernents nomiiiatifs L!C J'i~lrrnLjre 

Naulr, les Lachance des Pépin, les Laflamrne des 

Keinner ou Quemeneur, les Larochelle des 
Gaucron, les Nadeau des Lavigne, les Nolin des 

Desclînrelers, et les Therrien des Duhaime. Pour 
débrouiller I'énigmc des Brouard, n'ek été l'aide de 
Simon, peut-être aurait-il fallu chercher du côté des 

Brouillard. 

Qiioi qu'il cn soir, une profondeur genéalogiclue 
nioyennc de tiuic générations faic arriver au Québec 

l'ancétre premier de routes ces lignées (les Robert- 
son ct Contremine e x c e p t é s )  au cours du XVIIr 

siècle. Le mariage du premier ancêtre de rios lignées 

se célèbre encre 1635 et 1701 à Qui-bec mème dans 
la niajoricé des cas, souvent à l'île d'Orléans ou à 

ChEreau-Riclier, parfois à Lévis ,  rarement i 
L'A nciennc-Lorette, Monrrkiil, La Duranta y e  ou 
Cap-Saint-Ignace. 

C'esr dire que très tôt les lignées de PÏi~trndre 

s'établissent dans la région de Québec-Lévis et rapi- 

dement envahissent la seigneurie de Lauzon pour se 

fixer sur le territoire des paraisses de Saint-Joseph- 
de-la-Poirice-de-Lévy, Notre-Dame-de-la-I'ictoire ec 



Saint-Henri-de-lauzon, dorir esc issue la paroisse- 
municipalité de Pinrendre. 

U n  calcul somniaire de frréquence des mariages 

(de la 2' à la Y génération), suivant la Iocaliré de célé- 

brnrion, f a i r  apparaî t re  n c t c e m e n t  en rête (85 
n-ienrions) Saint-Josepli, Norre-Darne-de-la-Victoire 
(29  ment ions )  e t  Sa in t -HenrÏ  (39 iiientions).  

Soixante et une mentions vorit à une dizaine de pa- 

ro;sses de l'île-d'orléans, de la Côte-de-Beaupré, de 

Charlevoix er de la Rive-Nord du Saint-Laiirenc; près 
de 90 meritions vont allx paroissses dc la Rive-Sud 
autres que les rrois premières indiquées, sait à Saint- 

Jcan-Cl-irysostame, Sainc-J-an-ibert et Saiiir-Nicolas à 

l'ouest de la rivière Etcliemin et surtoiit, i l 'est, à 

Bcaumonr, Saint-Vallier, Saint-Charlcs, Berthier, 

Saint-Pierre, ~Montmagny, Cap-Sainc-Ignace, etc. 

Ainsi doi~c,  sur une pkriode d'environ deux siè- 

cles colivranr sept géiiéracions, plus de 50 4ro des 
m:iri;ir,.es se sunt célébrés dans  trois paroisses de 

Lauzon, d o n t  est auioiird'hui issue la paroisse d e  
Pintcndre. Pcur-on croiiver meilleiire preuve de I'en- 
racinement local de ses familles souches ? 

Cetce brève analyse démographique conclur i 
I'enrac~nemcnr de la coinmunauté de Pincendre dans 

un rerroir rural agricole qui depuis deux décennies 
connaît un envahissement urbain tel que soli écono- 

mie s'en trouve transformée. 
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par Yves Hébert 

L'économie de Pincendre a foncièrement toii- 

jours repos6 s u r  l ' ag r i cu l t u r e ,  nièrne dcpu;s  
l'accélérarion, ces deux dernières décennies, di1 mou- 
vement d'urbanisation er d'indusrrialisarion. 

Qu'une mciinerie à vocation régionale, voire 

provincrale, vienne en l 'an 2000 s'installer dans  le 
noiiveau parc industriel, à proximité de l'ancienne 

joncrion de deux voies ferrées oh se faisair l'arrivage 
des milliers de cl-ievaux d'Alyre Labrie en provenance 

de l'Ouest dans les années cinquance, en dit long sur  
I'industrialisation de cerce agriculture et sur la com- 
mercialisation de ses produits à l'éclielle nationale et 

mtnie iriternacionale. 

Poser un  regard historique sur l'économie de 

Pintendre depuis un sitcle, c'est en même temps 

mvntrcr ce qiii a marque la sociétk et  l 'e~onomie 

québécoises depuis 1900. À la vérité, les tendances 
socio-écononiiques générales influencent dans une  

certaine rilesiire l'économie particulière de Pintendrc. 

De fait, cette économie à base agricole a connu au 

cours du siècle de nombreuses transforniacions qu'il 
convient d'examiner, 

L'histoire agricolc de Pintendre est intimeiilent 

liée ail contcxre écononîiqiie régional et provincial. 

Avec les années, I'agriculture s'est rransforniée au 
rychrne des changements ceclinologiques er des con- 
jonctures. Elle s'esc ouverte à une productioii plus 

industrielle, à la mécsiriisation et h 13 spécialisation. 

Pour b ~ e n  comprendre son évolution, i l  faiit jerer lin 

rapide coup d'œil sur les transformations qu'elle a 

subies avant 1900. 

À partir des années 1850, l'agriciilrure pratjqiiée 

s u r  le territoire actiiel de Pincendre connaît  des 
cliangcmenrs importanrs. On  délaisse la culture du 
blé pour celle de l'avoine. Les besoins domestiques ec 

le marçl-ie s'orientent davanrage vers la diversifica- 

tion des prodii;cs agricoles. Si le pajri est à la base de 

l'alimentation des Canadiens avarit les années 1850, 
il en va autrement pour les années suivantes, ec I'on 

s'intéresse davancage à la production laitière. 

Cette produccion laitière permet I'oiivertiire de 
beiirreries et de fromageries dans presque toures les 

paroisses de la province. Si, en 1895, on comptait 

dans Evis-Lotbinière une cinquantaine de frotriage- 
ries, ce nombre diminue avec les années, en  raison 

des fluctuations du marché extérieur. L'introduction 

gradilelle de la poriime de cerre transforme les habi- 
tudes alimentaires, maÏs aussi les nianÏères d'habiter. 

Dès le début du XIXI' siècle, daris le Québec rural, on 
voit s'élever du sol les niaisons québéco~ses avec des 
caves assez fraîches pour coiiserver des pommes de 
cerre. Les anciennes miiisons rurales que I'on troiive 
actucllemenr siIr le territoire de Pintendre dérnon- 

crent dans iine certaine niesiire que l'on s'est adapté, 

avec le remps, à de nou\~elles cultures. 

La seconde moitié du X1X siècle donne lieu a la 
mécanisation des fernies et à I'inrrodiictiati des mou- 
lins E battre, des cliarriieç et des herses. L'agriculrure 



se roiirne vers la production de marché et c'est le 

souliait dc plusleurs d'améliorer I'agriculture québé- 
coise. C'est pourquoi des sociétés d'agriculcure et des 

cercles agricoles sont créés. Pour les cultivareiirs qui 

1)ossi.dcnt des explairarions agr~coles relariveriient 

importantes, les marchés de Quebec er dc Livis offrent 

des déboucliés inceressants. Les cultivateurs vori t 

vendre du lait, des eufs ,  des fmics et des légumes à la 

Iialle Notre-Dame, construite à la haute ville de 

Lévis en 1885. La proxiniité de ces marchés explique 

sans doute le fait que I'on a tardé à ouvrir une cnopé- 
rative agricole  à Sain t -Louis -de-Gonzague-  
de-Pinrendre. 

L'urbanisation de la ville de Lévis dans la seconde 

moirié du SIX" siècle et la proximité de Québec sont 

des f;icteurs qu i  ont joué sur la demande. Les ciilriva- 

reiirs dc la zone riirale de Lévis se sont spécialisés 

pour y répondre. Vers la fin du XIX' siècle, l'agricul- 

turc de subslscance, telle qu'on l'a connue, commence à 
dispariiicre poiir laisser place à des productions 

spécialisées répondant davantage aux besoins des 

citadins. 

Les pprori(rrctez~rs rzp'coles 

Entre 1900 et 1340, le Qukbec connaît des con- 
jonctures p;zrti~ulibrts qui influencent I'économie 

des collectivitts locales. La crise des annécs 1930 a 
pour effet de diminuer le mouvement d'émigration 
des Canadiens français vers les Étacs-unis, un mou- 

venienr que subit le Québec depuis les anribes 1840. 
II est dificile routefois de mesurer l'impact de certe 

crise sur l'économie locale. 

Le développernenr de Saint-Louis-de-Gonzague- 

de-Pincendre jusque dans les années 1950 est 
siirtotit lié à l'agriculture. Dans la région de Lévis- 
Locbinière, Saint-Louis-de-Gonzague-de-Pinccndre 
jouit d'iine localisation favorablt en  fonction di1 
marché que  représentent la ville de Lévis e t  les 

paroisses environnances. La présence des chemins de 
fer du Grand Tronc et du Québec Central favorise 

également les éclinngcs. 

En 1940, Roland Fournier, professeur a l'Institut 

agricole d'Oka, et Roberr Perron, attaché i l'Office 

des recherches économiques, réalisent pour Ic 6011- 
vernement du Québec un inventaire des ressources 

naturelles er industneiies du con-ité dc 'Lévis. À l'instar 

d ' u n  grand nombre de comtés ruraux d u  Qubbec, 

celui de Evis fait l'obJec d'une vasce enquête. Le docii- 
inelic prodiiit permet de bien connaître le potentiel 

industriel d e  la municipalité de Saint-Loiiis-de- 

Gonzaç ue-de-Pinccndre. Les au ceurs font ressortir 

l'ioiporcance de l'agriculture dans I'écononiie de 
cette localité. 

Le rapport que sotirnettent Fournier er Perron 

révèle les forces et les faiblesses de l'économie locale. 
La municipalité en 1940 compte 134 producteurs 

agricoles, surtout actifs dans la production laicière et 
dans l'élevage d u  porc. J,e territoire agricole de la 

miinicipalité est aussi exploité par 14 cultivateurs 

qui  habitent cependant à Lévis. Les terres de ces 

derniers sonc siruées dans le  rang Sarasteau. Si I'on 

con-ipare les résiilrats de l'enquête à Pincendre avec 

ceux des autres munic~palicés du  comré, QI) s'aper- 

çoit que  Sainr-Louis-de-Gonzague-de-Pintendre 
arrive au 4' rang pour le nombre de culcivatturs. La 
miinicipalité es t  devancée pa r  Sa in t -Lamber t  

( 150 cultivateurs), Saint-Henri (143) et  Saint-Jean- 

Chrysostome ( 139). 

L'évolution d u  nombre de producteurs agricoles 

laisse entrevoir lin pl-iénomène majeur commun à 

routes Ics régions rurales d u  Qitibec, celui de la 
diminution des fermes. Entre 195 1 ec 1966, le nom- 
bre de Fermes du comté diminiie de 1 129 à 742.  
Pour la même période, la superficie totale des fermes 
passe de 133 14 1 acres à 108 995 acres. Le nombre 

d'exploitations agricoles et  de prodiicreurs dégrin- 

gole par la suite. En 1966, on ne compte piis plus de 
88 exploi tants  à Saint-Louis-de-Pintc~~dre.  À 
l'échelle du comté, en 1971, on retrouve 582 exploi- 

tants. Cette diminution des prodiicteurs se poursiiit 
daris Ics années su~vantcs. Dix ans plus tard, i l s  sonr 

488, répartis dans les secteurs de la production 

lairikre, de l'élevage du  porc, d u  mouton e t  de 
l'agneau a~ns i  que de la production céréalière. 

Plusieurs ferrncs de Pintendre sont rattacllées à 
des institurions d'enseignement. Le Colltge de L ~ V I S  

vers 1960 y possède une grande ferme, où I'on élève 



u n  in-iportmnt troupeau de vaches HolsteÏn. Plus des sols, des vergers et  des jardins. 11 ne manqiie pas 

t;irt!, c'est la fiaçiilcé dc-s sciences et de I'agriciiltiirt de de souligner l'irnporrancc de  la cultiire d u  bl i ,  de 

I'L~iiiversiré Laval qui consacre certaines terres dc I'ilvoine, de l'orge, des pois ec des l-ioiniiies de terre. 

Pintendre à des activités de recherche. La question du drainage des terres devient cruci:ile 

L'agriculture pratiquée au Québec depuis Ics avec les aniiées. Lrs cultivateurs de Piiitendre ... lbx.\lent 

1990 err bien différente de der nnnPer composer avec la nature des sols er assurer un bon 

prectdc~itcs. On tient compte désormais de la nature systi-n-ie de drainage. Avec l'arrivée cles biilldozers, 

du mart.lié e t  des esijeux de l'industrie. Le conrexce entre autres ceux de Jean-Marie Demcrs en 1953, on 
améliore le iiivellemcnt et le drainage des cerres. 

économique, influericé par l'accord de libre-écliangc 
nord-;in-iéricain (ALENA) et par les üccords d u  
GATT, il iine Ïnfluence slir les enrreprises agricoles 

r!: Pintc~idre. En 1995, 39 producreurs rclèvenr le 
défi de la concurrence e t  dc  l a  productivité e n  

s'orientluit vers la producrion bovine, laitière et porcine. 

La ditiiinutioii du nombrc de producccurs agri- 
colcs et d 'e~~loirat ioi ls ,  au cours des ans, s'explique 
par lin contexte détiiograpl-iique Même si 

le comté de Lévis voit augmenter sa population, par- 

ticulii.rtnient dans les zones urbaines, sa parrje 

ru, il:: est le théâtre d'un impnrranc exodc vers les 
vil1 *.y. Si I'on quitte la ferme, c'est parce qu'lin bon 
i:i::-.-ibrc. de ciiltivateurs ne  peuvenc suivre I'évolurron 
clt: I'agriculciire qiii impliqiie désormais (< une mica- 

nisation plus  poussée,  iine arnklioratioii  cles 

croupeaux ec une bonification des culrures P. Les 

enhirirs des ciiltivateurs sont attirés vers les villes, en 

raison dc l a  diversr~icacion des emplois e t  de 1;i 

culture urbaine qu'el.les proposenr (cinéma, spectacles. 

loisirs, etc.). 

Les prodtlctiotzs végétales 

C'est un tniisme d'dfirmer que les cultures et les 

rccoltes dépendent du sol et d u  cliiiia~. Les sols de 
Piiirendre sont en rrès grande partie argileux, ce qiiÏ 

con-iplique le drainage des terres. Cette argile a permis 

la formation de marécages quÏ sont encore visibles 
aujourd'liui. Cepcndanr, au sud, on trouve de la terre 

franche et noire et des bancs de sable. Ailleurs sur le 

territoire, la nature des sols varie. A Sainc-Jean- 

Chrysostome,  ils sont  en partie argileux cc, & 

Breakeyville, sableux et Iîumifercs, c'est-i-clire formts 

el1 grande partie de n-i:itic'res organiques en décom- 
I.!., irÏc.in. En 183 2 ,  Joseph Bouchette remilrqiie, 

dans I;i pren-iièrc concession de Pintendre, la qualité 

Ue la qualité des sols dépendent les cultures. 
Depuis 185 1, la culture di1 blé décline. En 133 1, la 
cu l ture  d u  blé à Sainc-Louis-de-Gonzaw-de-  
Pincendre et ailleurs a u  Québec est a son l , t l . . ~ i ,  bas 
niveau. Daiis Lévis-Lotbinière, sculcii-ient 51  liecra- 
res de terre  son[ enscinencés cri blé. D 'après  
I'ancliropolri,q~iv Roch Samson, plusieurs facteurs 
contribuent au déclin de cet te  culture. Le blé a 

épiiisé les sols. Le climat et  les épidémies d'insectes 
de mktiie que la concurrence du Hauc-Canada et des 
Prarries dans le commerce du grain ont nui consida- 

rablement à la culcurc di1 blé au Québec. 
---.- __ _ -- -- 

-A- - - - , .  . 

Dans les annécs 1910 et 1940, les productions 
végér;ilcs ne sont plus les riiêiiies qu'auparavant. 
Elles sont  écroitemcric reliées à la niitrition d u  
cheptel. Dails le secceur rural de la région Levls- 

LotLinière, c'est le foin qu i  occupe la gi-uiicie 
superficie clans les prairies. Composé de i r i l l  r:i de 
trèfle, le foin esc omniprésent dans les priiiries di1 
cornré dc Lévis. En 1940, dans ce inèrne comté, c'est 
à Sain~-Louis-de-Gonzague-dc-Pi11cenc1re que I'on 
cultive le plus de Coiii, avec 5 947 acrcs eri culriire. 



L'avoine vient au second rang dans les produc- 

rions végétales. Depuis 185 1,  ccrrc culture ne cesse 

de progresser. En 193 1, dans Lévis-Lotbiniére, plus 
de 16 000 l-ieccares de terres sont ensemencées en 

avoine. Sur le territoire agricole de Sainr-Louis-de- 

Gonzague-de-Pintendre, en 1940, 1 579 acres de 
terres sont ensemencés en avoine. 11 faut néanmoins 

remarquer que cette culture tonnait par la suice une 
duninurion en raison du fait que l'on utilise de mo;ns 

en moins le clîeval comme animal de trait. 

Pour la consommation hun-iaine, notons que la 

pomme de terre occupe une place plus que cenre- 

naire au Québec, mais dans la n~unicipal i ré ,  le 
tubetcule connaît un succès mitigé, probablement à 
cause de la nature des sols. En 1940, seulement 

7 3  acres sont consacrés à S A  culture. Kemarquoris 
que, dans le comcé dc LCvis, la pomme de terre esc de 
inoins en moins cultivée. Enfin, la ciilcure maraichère 
apporte un revenu a un  petit nombre de culcivateurs; 

ces derniers ont la possibilité d'écouler leurs produits 

à Lévis. 

La production maraîchère constitue l in secteur 

d'appoint pour certains producteurs agricoles. En 
1940, on estime que les terres de la municipalité 

sont peu favorables a certe Cependant à 
cette époque, les cultivateurs produisenc assez de 
fruits e t  de légumes pour retirer un revenu d'une 
quinzaine de dollars par anriée, particulièrement sur 
le inarché de Lévis. En  1995, le contexte de cette 

production a clinngé, puisque la producrion en serres 

permet de produire mieux e t  davantage. Quatre 

producteurs se partagent la production horticole à 

Pinrendre. En 1995, 2 000 rn2 sonr cxploicés eri 
culture abritée. À la fin des arrnées 1990, certains 

producteurs profitent d u  marché de Lévis, siciié à 

proxiniité des Galeries Chagnon, pour y vendre leur 

récolte. 

L'éconoin ie agricole de Pin rendre repose depuis 

longremps su r  l'élevage. Si l'on constate les quanrités 

iriiporcantes d'avoine er de foin cultivés, au cours des 
années, c'esr que le cheptel aiigrnente. On doit donc 

metcre en parallirle l'évolucion des ciiltures de 
I'avoine ec d u  foin avec l'évolution du cheptel, parti- 

culitremenr celui q u i  est associé à la production 

laitière. Dans la municipalité, comme dans toute la 

rtgion, I'induscrie laitière progresse toujours )lisqu'rn 

1960. Des changements inajeiirs surviennent apres 

cette date dans cette production. 

Le nombre des vaches laiciires croit de façon 

continue depuis 185 1. Pinrendre c-n 193 1 cornptc 

884 vaches laititres et ce nombre passe à 970 en 

1940. Avant cette dare, la production laitière s'était 
améliorée de fason s~gnificative en même temps que 

les troupeaiüi. Malgré les qiialités de la vache canii- 

dienne, plusieurs producteurs de Saint-Louis-dc- 

Gonzague-de-Pincendre ec de la région oprent pour les 
vdles  Ayrshire et Holstein. Des 970 vaches laitières de 

1940, 220 sont de race Holsrein, 137 Ayrshire et 

108 Canadienne. Le nombre d e  vaches laitières 
augmente dans toure la région entre 1901 et 1940. 
Elles réPorident aux besoins dc la t ransformarion des 

du lait en beurre er en fromage. 



En 1940, 69 producteurs fabriquent eux-niémes 
leur beurre cr le vendent directement à domicile 

dans les villes et les villages de la région. À proximité 

du marclié de Lévis er de Québec, il est avantageux 

de se faire a la fois producteur et  commerçant, mais 

c ' a  au dicrimenr de cetu< qui exploitent des beurreries 
coinmerciales dans la région. Bien qu'il existe à cette 

&poque pliis de 600 coopératives agricoles dans la 

province, les cultivateurs de Saint-Louis-de-Gonzague- 

de-Pi i i t endre  cardent  à ouvrir  leur  propre  

coopirative. 

En 1940, 32 producreurs de laic de la municipa- 
lité vendent leurs procIuits dans les villes e t  les 

villages environnants. Il n'est pas impossible q u e  

cemains d'entre eux écodenr le lait 2i Lévis aux F rma-  

ges Perreaiilt Lirnirée, iinc entreprise ouverre e n  

1936. Un grand nombre de cultivateurs vendenr 

leur production à la fromagerie que tiennent,  à 
Saint-Louis-de-Gonzague-de-Pintendre, depuis 

1907, les frères Moïse et Antoine Lahrie. En 19.79, la 

production de cecte fromagerie s'élève à 57 602 livres 

dt fromage. Elle reçoit 611 249 livres de lait prove- 

nant de 36 producteiirs, donr trois de Saint-Henri. 

Ce sonr les marchands en gros de Québec e t  des 

corninerçants de la Beauce qui achèrent le fromage 
prodiiit par les frères Labric. 

Si la première moitié d u  XXL siècle est marquée 
par une augmentation imporrance de la prodiiction 

laitikre, les annies  suivantes sont synotiyrnes de 

changements proEonds dans la manière de produire 
Ic lair. On commence vers 1960 à conringencer 

l'offre de la production lairière. Bienrôt tous les 
procliictcurs laitiers de la province acceptcnc une 
convention limitant les quantités de lait à produire. 

C'est ce qu'on appelle les quotas. Ces mesures luni- 
tatives contrihient dans une certaine niesure à la dispa- 

rition de nombreuses fermes laitières dans  Lévis- 
Locbinière ec, bien sûr, Saint-Louis-de-Pintendre. Le 
nombre de fermes diminue, mais la taille du cheprel 

~. . . ~ 

par unité de producrion augmente. 

À partir de 1960, 1ô producrion laitière dcvient 

de plus en pliis complexe, en raison notamment de 
I'éloigncmenr des marchés. Le nornbrt d'écablisse- 
menrs laitiers (beurreries er laitcries) diminue. Le 
comté de Lévis possède cinq établissements en 1932, 
alors que celui de Locbinière en compte plus d'une 
trentaine. En 1967, dans le comté de Lévis, une seule 

fibrique transforme le laic produit dans la rkgion. 

Ferme laif lire dmÉdozcard Cdruler en 1999 

Pintendre e n  1995 compte  12 producteurs 

laiciers. Ceux-ci possèdent 503 vaches er le quota 
laitier s'élève ii 105 093 (kg/hlG). La production 
laitière est la deuxikme en importance dans la muni- 

cipalité après la producrion bovine. Parmi les 

municipalités de la MRC de Desjardins, Pintendre se 
sirue au deuxième rang polir la production lairdre en 

k~logramrne  derrière Saint-Henri, donr  le quota 

laicier s'élève a 65 1 463 kilogrammcs er la superficie 
totale des fernies est cinq fois plus élevée. 



L'élevage du porc dans Lévis-Lorbinière corinait 

une croissance remarquable depuis 190 1. Le nombre 

de [êtes passe de un peu moins de 10 000 i plus de 

20 000 en 191 1. A Sain t -Louis -de-Gonzague-  
Pintendre, c'est l a  vente d u  porc qui ,  après la 

produccion laitière, rapporte le plus de revenus. La 

porcine devient importance à mesure que 
s'ouvrent de nouvelles possibilités pour I'6coulemcnt 

de ce sur le marché. En 191 1, la hausse que 
connalt cette producrion est en partie atcribuablc à 

la popularité grandissante de la viande niaigre de 
porc en Angleterre. Le bacon peu salé provenant dii 

corncé de Wiltshire (Angleterre) est de plus en plus 

apprécié. L'Angleterre ne produit pas assez de porcs 

pour la fabric;icion d u  bacon. Elle fait appel a u  

Québec pour en importer. 

La majorité des cultivateurs de Pintendre élévent 

le porc pour la bouclierie. En  1940, 208 triiies et 

sept verrats, dont  hui t  truies e t  qiiacre verrats 

Ilorkshire, produisent annuellement 1 960 purcelets. 

On abat ,  bien sûr, cer animal poiir les besoins 

domestiques et  pour Ie commerce. Près de 400 bêtes 

sont vendues sur pied er 1. 200 autres sont abattues. 

Dans le cumté de Ilvis, les producteurs de Pintendre 

occupenr le 4. rang dans la producrion porcine. 
Sainr-Henri, Saint-Lamberc et  Rivière-Boyer respec- 
rivernent dominelit cecce La croissance 
phénoménale de cet élevage se polirsuit après les 
années 19.40. 

Les diii-iensions dc cecte changent 
dans les années qiiacre-vingt quand elle s'industria- 
lise. E n  raison des possibilités plirs grandes d u  
marclié, on ouvre, daris la rcgion, de grandes porche- 
ries qui peuvent loger plus de 800 à 2 000 porcs. 
Pintendre en 1995 compte trois de ces porcheries 
regroup3nt 6 125 parcs cc 523 cniies. Sur IL- terri- 
toire de la MRC de Desjardins, Pintendre arrive au 

deuxième rang derrière les 34 producteurs de Saint- 

Henri. Ceux-ci élèvent 50 170 porcs ec 2 536 truies. 

À Pincendre comme ailleurs au Québec, la cons- 
truccion d 'une nouvelle porcherie industrielle 

soulève les passions et provoque des bagarres épiques 
entre les citadins er les environiiemrrital~stcs d ' u n  

côté et les promoteurs appuyés des agrirulccurs de 

l'autre. C'çst le conseil n~unicipal qui, en 1996, a dû 
tranclicr en faveur d'une quatr ième porcherie à 
s'installer dans le chemin Plaisance, à proxuiii~é de la 
Grande Plée Bleue. 

Le cbevctl : zln com~nerce lié nrrx nbn ttoirs, 
ara trav~cil clgricole et ctrr sport 

De hçon générale, l'élevage du cheval se fa~r E 
une pcci te écl-iclle dans Lévis-Lot binière. Quelques 

éleveurs à Pintendre se spécialisci~r dans la Vence de 

viande de clieval. En 1954, la Soiicli Shore Abattoir 
cxploite ce créneau. Certains, cornille Jean Den-iers 

ou Orner Carrier, en 1955. den-iandent des permis ii 

la miinicipalice pour vendre de la viande chevaline 

dans le commerce eii gros er au détail, ce qui rémoi- 

giie du succès de ce commerce. II sera qucsrion plus 

loin du commerce des chevaux pour le rravail (chwaw 

de trait) ct  pour lc sport (courses et equitarion). 

L'&levage d u  mouton,  enrre  185 1 et  187 1 ,  

progresse dans toute la province. Cette croissance est 
probablement liée à la fin de la guerre de Sécession 

aux Éracs-unis. Une reprise de I'éçonon-iie rniirque 

en cffet le débiir des anntcs 1870. Par la suite cepcn- 

dant,  le nombre de moiirons décline de fasori sperta- 
culaire. Dans Lévis-Locbiniire, ce rype d'élevage se 

stabilise au début des années 1900. Entre 1901 cc 

193 1 .  on ne compte pas plus de 1 5  000 moutons 
dans la région. 'l'élevage du mouton en 1940 est 

plutôt  modeste à Saint-loiiis-de-Gonzague-dc- 
Pintendre. Comme dans plusieurs aucres munici- 
pdités de la région, ce type d'élevage subir un déclin 

dep~iis 1871. Ce déclin pourrait i tre atcribuablc aux 

fluctuations du marché amtricain qui aiiparavanr 
offrait certaines possibil~tés aux producteurs de In 

région. La hausse du prix de la laine er les dangers 

que  représenccnt les prédateurs contribucnr sans 
doute aussi à la diminucion du nnrnbre de moutons. 
De nombreux colons, au Québec, laissent en liberté 
leurs chiens. Ces derniers se regroupcnc parfois en 

baiide cc I'éré ils s'attaqiient aiix moiirons. L'liiver, 

c'est le cerf de Virginie qui devient leur proie. En 



1940, les éleveurs de Pintendre possèdent en tout 

196 inoutons ,  d o n t  26 breb is ,  5 3  béliers e t  

114 agneaux. 

L'avicult urc de rnanièrc générale corinair des 

progrès sans précédenr depuis lcs annéc-s 1920. 
Poiiles, poiilets er autres volailles sons élevés dans Ics 
fermes familiales. Cercains cultivateurs réussissent A 
boucler leiir budget en exploitant un troupeau laitier 

et un  poulailler. Les progrès de I'aviciiltiire, dans le 
comté de  Lévis, soiir perceptibles depuis Ics années 

1930. L'dpperition de couvoirs coopi-racifs, favorisés 

par Ics agroriomes, permet à plusieurs prodi~cteurs 
d'obtenir dc bons résultats dans le secteur des 

volailles. À Sainr-Louis-de-Gonz;igue-de-Pintendre, 
l'élevage des volailles progresse très lentement 
depuis 1931. 11 yrocure un revenu moyen annuel de 
60 5 p;ir ferme pour les volailles e t  de 74 S polir les 

ceufs. il semble toitcefois que les prodiicteurs de  la 

rnunicipalicé pourraient ~itiliser de  meilleures tech- 

niques pour  améliorer leur produccion avicole. 
Néanmoins, en 1940, Saint-Louis-de-Gonzagi~e-de- 
Pinrendre se situe parmi les cinq municipalicci-s les 

plus importantes du comté de Lévis en ce qui a trair 

ati nombre de volailles qu'on y élbve. Lcur nombre 
est i-value à 10 000 têtes. Cinquante ans plus tard, 1:i 

siruation est différeri te. Avec les années, la praduc- 

cion avicole devient presque marginale. E n  1995, 

trois I.~roducteurs de Pincendre élèvent 3 000 pocilets 

de gril et 93 pondeuses. C'est toutefors à Saint-Henri 

que l'on trouve d'importancs couvoirs. Cinq éleveurs, 

en 1995, y prodiiiseric près de un million de poulets 

de gril. 

La production bovine est u n  secteur dc l'écono- 
niie agricole qui se développe très rôt. La progression 

des trnupraux dc bovins esr reliée a la producr~on 

Iairiére. Cependant, l'élevage des bovins esc aussi 
destine à 13 vcnte de bétail sur pied et à la boucherie. 

Les 1>roclucreiirs de la région ec de Saint-Louis-de- 
Gonzague-de-Pincendrc cirent un revenu iiitfressant 

de cer élevage. En 1940, ce revenu moyen est supi.- 
rieur à celui des prociiicceurs du comté. Annuel- 

leti-ienr, ils peuvent obtenir 192 $ par la vente de 
bov;ns de boucherie. 

Si, au début du siècle, les bovins occiipent une 

place très itiiportante dans I'indusrrie lainère, i l  en 

esr autrement dans les ani~ées  suivantes. Comme 

animaux de boucherie, les bovins gagnent en irnpor- 

tance. En 1995, c'est d'ailleurs l'élevage bovin cliii 
domine a Pintcndre. Sur le territoire de la iMRC de 

Desjardins, Piritendre arrive au deuxième ranz pour 

les revenus tirés de cecte production. À Saint-Henri, 

on sc spécialise dans les bouvillons. À Pintcndre, 

c'est le veau de lait qui constitue i inc spécialisation 

locale, avec une production annuelle de 2 355 vesiix 

de lait. Sur le territoire de la MRC de Desjardins, 
c'est i Pinteiidre qiic cet élevage domine. Eri fk t ,  

76 $6 du nornbre de veaux de lair klevés sur le terri- 

roire de 1;i MRC provient de Pintendre. La produccion 

b v h c  - vaclies de boucl-ierie, bouvillons et vcüux de 
grain - y est coutefois moins importante qu'a Saint- 

Henri. 

Le @in. et le Imzu 

L'élevage du lapin et  du lama, à Pinrendre, cons- 

ririie un secteur ariglnal, e>;ploitt depuis un peu pliis 
d'une d4cennie. II falit dire que ces deux types d'ex- 

yloitacion suivent les nouvelles rendnnçcs du marché 

de I'alimencation. Aiijourd'li~ii, ces élcvages particu- 

liers sont représentés par le Clripier kve-Sud enr. et 

la Ferme de lamas Gerry Fassetr. À Pintendre, oii 

élève le lapin depuis nu n-ioins une douzaine d'années. 
II est destiné, enrre nucres, aus marchts de Québec, 

Montréal, Calgary et  \'ancouver. L'élevage de lama 

est considéré coinme i11terri;irii. Ori élève le lama 

pour la chair de l'animal er ses fibres; on I'éleve aussi 
comme animal de coinpiignie. 

Les associations agricoles qu'on rroiive dans  les 
ri-gions rurales dans la preinicre nioitié di1 siècle 
visent à améliorer Iris rechniqiies agricoles, à rcdiiire 

les coûts de production et h developper de nouveaux 



marchés. Elles fa.rrorisent ilne sociabilité particu lière 

qui renforce la cohésion au sein dii groupe des agri- 

culteurs.  De manière générale, les coopéracives 

agricoles donnent de bons rGsulcats pour améliorer le 

marclié agricole, mais dans plusieurs municipalités 

du comté de Lévis, un grand nombre de cultivaceurs 

sont réticents à adliérer à la société d'agriculture du 

comté  ou à u n e  coopérative agricole .  Su r  les 

1 300 cultivateurs qiie con7prend le comté, seulement 

300 fonc partie de la Société d'agriculture du comté 
de Ltvis en 1940. Les cultivaceurs associés aux 

coopératives disposent d u n e  succursale de la Coopé- 
rative fédérée dc Qiiébec, située à Lévis. 

II. faut artendre 1948 pour voir à Pinrendre iine 

première sociiti- coopérative. Outre les marchandises 

de toutes sorres, la coopérative offre aux cultivareurs 
et aiirres clients les produits de la ferme. La coopéra- 

tive s'adapte aux changements et vend des rnatéria~ix 

de construccion. Elle est ensuite acquise, en 1982, par 
Albert Lacliance et prend le nom de Matériaux LM inc. 

La municipaliré compte u n  certain nombre 

d'nssociarions dont le but est de promouvoir l'agri- 

culture. Un cercle agricole est créE en 1910, lequel 

comprend 41 membres. Ces derniers fonc également 

parrie de la Société d'agriculture du comté de Lévis. 
Un cercle de jeunes agriculteurs esr fondé en 1932, 
puis un  cercle d'éleveurs de porcs, en  1939. Les 
cpoiises des cultivateurs tardent a créer un cercle de 

fermières. C'est en mai 1950 qu'un tel cercle appa- 
rait dans la paroisse. En plus de donner a u x  femmes 
une formation morale, sociale et culturelle, le Cercle 

dc Fermières favorise ilne plus graiide cohésion de la 

cornmiinau té rurale. 

Ln p x i m i t é  des nza9-chés 

La proximité des marcliés de Lévis cc de Québec 

explique dans une certaine mesure les prariques agri- 

coles et commerciales adoptées par les cultivateurs 
de Pintendre. La plupart des municipalités rurales de 
la région disposent d'une beurrerie. A Pintendre, ce 

genre d'entreprise n'existe pas. Plusieurs çultiva- 

teurs produisent  leur beurre eux-memes et le 

vendenc ensuite dans les paroisses environnantes. En 

diverslfianc leur production, les agriculteurs rkissis- 

sent à vendre d'autres praduirs de la ferme, tels que 

les aufs et  les volailles. À une époque où naissent au 

Québec un grand nombre de coopératives agricoles, 

les cultivateun de Piritendre préFerent partager leur 

temps entre la producrion et la vente. Certains, 

comme Albcrc Bégin, produisent de la crème, du  
lard cc des wufs qu'ils vendent deux fois la semaine à 
des clients de Lévis. 

Cette pratique de concilier production et vcnre 

semble réussir à un  cenain nombre de cultivateurs. 

Mentionnons le cas de Philippe Bélanger qui, en 

1327, possède une ferme de 90 arpents, dont 75 sont 
cultivables. II all~e la production laitière, l'élevage de 

bovins de bouclierie, I'avtculture et une récolte non 

négligeable de légumes, de patates et de fo;n. Le laic 

produit par ses dix vaches se vend dans une beurrerie 

de la région. Pour La qualité de son entreprise, 

Philippe Bélanger reçoit la médaille de bronze du 
Mérite agricole régional en 1927. Dix années plus 

card, celui-ci a amélioré sa ferme et il est de nouveau 

concurrent pour le Mérire agricole régional. En 1937: 
avec son croupeau laitier d'une rrenraine de rêces, ce 
cultivateur produit lui-même son beurre et le vend de 

porte en porte à Lévis. 

Le revmu des mltivatewt~ en 1940 et eiv 1995 

Le cultjvateur de Pintendre en 1940 peiic comprer 
sur un revenu moyen annuel d'environ 1 600 $. il cire 

uii important revenu de la production laitière, près 
de 640 S. La vence de porcs, de bovins de boucherie, 
de volailles et d'ceufs rapporte une somme d'environ 

479 $. Ckcluante ans plus tard, le nombre d'exploi- 
rations agricolfi a diminué. En revanche, la superficie 

des exploitations qui subsistenr a augmenté considé- 

rablement. Avec la modernisation des moyens de 
transport, la mécanisation et l'entrée de l'ordinate~ir 
dans les fernies, les çoùts de production se sont élevés. 

Aujoi~rd'kui, les revenus des producteurs agricoles 

ne sont plus les mêmes que dans les années 1940. k 
revenus dépendent de plusieurs bctelm : la rade de la 
ferme, les dépenses de fonctionnement, le marché er 
b connaissances ccchnjques des pnxlucteurs. 



Produccion bovine : 2 234 000 S 

Production laitière : i 619 O00 ;5 

Produccion porc~ne : 1 i l 4  000 $ 

Horticulture : 220 O00 5 

Prodiiction avicole : 10 O00 5 

Depuis longtemps les boisés n'occupent pliis 
qu 'une portion décllnance du territoire de Pintendre. 

Sans doute quelques petites krabliéres subsistent- 

elles pour continuer la prnducciori artisanale d u  
sucre d'érable. 

Quelques entrepreneurs se consacraient encorc 

récc!isi.i~cnt à la coupe et à la vente du bois de chauf- 

fage, mais il y a belle lurerce que la caiipe du bols de 
pulpe ou dc sciage ne fait plus ses frais. Les belles 
foréts de pins, auxquelles Pintcndre doir son nom, 
Font ]-:;mie des rêves du passé et  ne figiirenr guère 

p l u ,  ~.cirnmc les ctdres clu Liban, que dans les armai- 
ries de la ville ou le logo du centenaire ! 

Aussi l'unique nioulin à scie de François Guay 
qui eiicore en 1940 débitait 40 000 pieds de billots 
et planait 15 000 piecls de planches; s'est-il définjti- 

ven-ici-it arrêt4 au  débuc des années soixante-dix 

aprh ?tre pus6 aux mains des Gilberc. II a cédé la 

place i Teronet, qui aujourd'hui fait face à la route du  

Président-Kennedy p lu tô t  qu ' au  vieux cliernin 

Pintendre. II f au t  aller à Saint-Henri ou à Saint- 

Charles maintenalit quand on a du bois it faÏre scier 

oii planer. 
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C'esr niême diificile de retrouver l'emplacement 

des ruines du n-ioulin seigneurial Wilson-Robertson 
sur la rivière B la Scie, qu i  s'est définitivement ru au 

débuc du siècle. 

Les nzeirne?ie$ 

Si les n~oulins à farine mus par la force Iîydrauli- 

quc sont disparus du  paysage de Lévis-LotbÏniPre, les 

meuneries occupent une de plus en plus impor- 

tante  clans la région. Dans les années 1940, une 

meunerie appartenant à Jos Longchamp, située à 

Sainc-Henri, e s t  ucilisée par les cultivateurs de  
Pintendre. Spécialisée dans la fabrication d'aliments 

pour animaux, le famillc Longchamp se faIr connaître 

jusqu'l Montmagny pour son savoir-faire dans Ic- 
domaine des meuner;es. D'autres cultivaceurs font 
moudre leurs grains à Lévis, à la compagnie P.€. 
Bégin Itée. Les provendes et les iiioulbes qu'on y 

prépare, à partir des grains provenant de I'Ouesr 
canadien, sont destinées au clleptel régional. En 
1940, à Pinrendre, le niaulin à scie appartenaiit à 
François Gtiay possède iinc moulange qui prodiiic en 
u n e  année  200 niiriots e n  moulée. Dans Lévis- 
Lorbiniére, en  1993. on peur dénombre r  i.irii. 

dauzaÏne de meuneries, appartenant, entre aurres, à 



la Coopérative fédérée de Québec et aux compagnies 

h l s t o n  Piirina et à ShurGriin. 

Dalis l e  secteur de I'alirnentacion animale, 

Pincendre se sirue dans une zone favorable à I'iniplan- 

ra t ion  de meuneries .  P lus ieurs  facteurs de 
localisation industrielle permettent I'érablissemenc 

d'une celle entreprise. Pinrendre est à la jonction de 

l'autoroute Jean-ksage et de la route du Prisident- 

Kennedy On y trouve le chemin de fer du Canadien 

National qui corisrttue un réseau non négligeable 

pour l'expédition des provendes et des nioulées. En  
outre, la proximité d'entreprises reliées aux prociuc- 

rions porcine, avicole et  bovine constitue un aiitre 
facteur appréciable. 

Ces facteurs de localisation ne sont sans doute 
p u  étrangers au projet du Groupe Breton qui entend 
investir près dc 20 millions de dollars dans la cons- 

truction, en l'an 2000, d'une meunerie régionale à 
Pincendre. Certe meunerie entrera en activité dans le 
noiicreau parc industriel, à proximité de la voie ferrée du 

CN et de la route du Président-Kennedy, à l'ancien 
lieu-dit Carrier-Jonction. Le futur s'adosse au passé. 

Le clio;?c de Pintendre par le Groupe Breton 

révèle l'iniportance pour le dh~eloppcrnent écononiiclue 

de disposer d'un noyau de voies de commiinicacion. 

La configuration du réseau de chemins et raures 
de Pintendre suit de près l'évolurion du rerricoire de 
l a  ri-iunicipalicé. Elle détermine les résezluv d'échan- 
ges ec une sociabilité particulière qui se vit dans !es 
aires villageoises, là où l'on trouve un ensemble d e  

foncrions importances. Les chemins ec routes qui 
apparaissenr dans le paysage formenr des rangs et à 

leur jonccion se concentrent un certain nombre 

d'habitations et de services. II faut remarquer que les 
aires villageoises de Pintendre onr évolué avec le 

temps. Celle de Sorosto (Sarartcau) connaît u n  destin 

étonnant : partie de la paroÏsse Notre-Dame-de-la- 

Victoire, ce rang esr annexé à Pinrendre en 1908 er 

c'est la construction de I'autoroiite 20 qui  Ic fair 
revenir à Lévis en 1968. 

Crée en  1944 par  Napoléon Dreron et  son Les ci Se mir^ et les lozttes 
Ppouse, le Groupe Bretan, qu i  intcgre plusieurs 

entreprises vouées à la fabrication d'aliments pour Progrcssivemenc au cours du siècle, des chemins 
animaux, i l'élevage, à la recherche ginétique ec à la ouvrent la communication entre les municipalités 

transformation, se consacre depiiis plusieiirs décen- voisines. En 1903, on construit le chenlin « ncu n, 

nies i la vente  de inoulées e t  d 'a l iments  pour  qui esr appelé cheniin Sainte-Hélene dans les anriées 

animaux. 1970. La roiire Atkinson, en 1919, s'améliore er il 



semble que le gouvernemtiic décide d e  paycr 50 % 

des coiirs associés i ces cravaux. Une plus gralide 
i.rnplicarion de l'État renforce les voies de comrnuni- 

carion. 

Con-inie parrout ulleurs au Québec au X X e  siècle, 
la région de Lévis-Lotbiniere avait sur sori ccrritoirc 

des clieinins a barrières ec des ponrs à pC-age. Régis 

par la Commiss~on des clieniim â barrières dc Québec 

depuis 1853, ces ponrs ec ces barrières se sicucnt 1à 
OU la circularion est intense ec à la jonction de voies 

qui  mènent vers la ville. L'entretien de ces routes et 

' GOMMISSION DES CHEMINS A BARRIERES, 
De la Rive Sud A. Québec. 
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Pmje jaisonnière d'Éhx-rai-d .Ldgutlfl en 1882 

ponrs csc Fiancé par les montmcs d'argent que doivent 

verser les voiruriers er les culrivaceurs qui transpor- La question dcs ponts et barrières consritue un 
rent leurs passagers ou leurs produits jusqu'à Lévis. enjeu non ricgligcable pour la rnunicÏpalicé A u  
Cerce commission esr remplacée en 1857 par Les début des années 1910, le gouvernement cherchc à 
Syndics des cbemins à barrières de la Rive-Sud. encadrer davanrage le tiionde municipal. Il souhaite, 
Ceux-ci sont responsables des barrières de Saint- encre autres, abolir les ponrs à péage er les clieinins à 
Henri, de Sa~nr-Nicolz  ec de Beaurnonc ainsi que du barrières. La rnunicipaliti- s'oppose à I'abolirion de la 
pont h ptage de I'Ercheniiil. Sur le territoire de Commission des chemins à barrières en raison du fair 

Pincendre, on  trouve une relie barrière à proxirniré qu'elle ne peur assumer cornplkcement les travaux 
dii liamcau de Carrier-lonct~on, d'cncrericn de ses chemins. C i  qui  apparaît parricdier 



dans la question des ponts à péage er des chemins à de Pincendre, il croise Ic chemin de fer Intercolonial, 
barrières, c'est le fait que la Commission se trouve lequel devient le Cariadicn National. La convergence 
déficitaire et ne peut assurer leur encretien. Les reve- de ces deux chemins de fer est i l'origine d'un petit 
nus seraient moindres que les coûts associés à Iiameau dénommé Carrier-Joriccion, situé à la linilce 
l'entretien. Or, les jours de marché, l'achalandage des des iniinicipalités de Pintendre et de Saint-Henri. 
ponts à péage e t  des barrières esr imporcanc. À 
Sainc-Henri, semble-r-il, entre 700 et 800 voitures 
traversenr le chemin à barrières, en direction de 

L~YIS.  

II faiic dire qu'au XIXc siècle, la route reliant 
Québec à Boston passe par Saint-Henri et la Beauce. 
Cerre voie de cornmunilacion consrinie la ligne posrale 
Québec-Kennebec-Boston. C'est par cerce route que 

des migrations importantes de population se font. 
Des irnrnigraors viennent au Canada en passanr par 

S a ~ n t - H e n r i .  De nombreux Canadiens français 
quittent pour les Etats-Unis en empriincanc cer te 
route. II est donc 11orma1 de trouver un bon nombre 

de diligences entre Lévis et Saint-Henri, d'aurant 
plus que plusieurs cultivateurs y font la navecce de 

façon régulière. 

Plusieurs personnes s'interrogent sur  le rôle des 
commissions de chemins à barrières e t  I 'on se 

demande hdemerrt si eUa nc riuisent pas au commerce 

ct à la libre circulation. La question est tellement 
imporcantc qu'elle revient à plusieurs reprises à 

l'Assemblée législative. C'cst en février 19 18 que I'on 
décide d 'abol i r  la Commiss io~ i  des chemins  à 
barrières de la Kve-Sud. Finalement, c ' ~  au moment 
où le ministère de la Voirie est créé, en 1922, que I'on 

élimine les chemins à barrières et  le système des 

ponrs à péage. Cette pratique toutefois sera plus rard 
adoptée à nouveau par le gouvernement du Qukbec 
pour financer la construction de ponts ec de rout-es. Le hameau de Carrier-Joriction, considéré actuelle- 

ment comme un lieu-dit dc Pintendre, connait une 

Le chensrin de fa- 2 I'ortgine d'1.n hameal/ : 

Ca~~"t~w-Joo.~zctz'oiz 

certaine effervescence économique entre les années 
1890 er 1960. Tout un  réseau de relations s'y établit. 
C'est là qu'on peut prendre le train pour Lkvis, 

Le chemin de fer contribue au dynamisme écono- Montréal ou Rivière-du-Loup. O n  y trouve In gare 
n-iique de  Pincendre. Plusieurs rni~nicipal~cés d e  du Canadien Nacional et celle du Quebec Cenrral. Le 
Lévis-Lot binière, comme celle de Charny, profitent lieu tire d'ailleurs son origine toponymique d e  Louis 
de la présence du  chemin de fer, parciculièrernent Carrier, préposé à I'encrerien des voies ferrées jusqu'a 

cclles qui sont a la jonction de rronçons imporrants. son décès, survenii en 1735. Ce Louis Carrier est le 
Partant de Lévis, le chemin de fer Quebcc Central se fils de Joseph Carrier er de Marie-Anne Boucher, de 
rend jusqu'à la frontière du Maine. Au sud clu village Saint-Henri; a ne pas confondre avec Louis Carrier, 



W4e nél-zenne de C ~ ~ r r t c r ~ o n c t i o ~ ~  tiers 1962 - 
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fils de Joseph-Magloire Carrier et de Marie-Louise 
Fouquet, qui  tenair lin commerce de  meubles 

Pintendre dans les années cinquante. 

A Carrier-Jonccion, les cultivateurs de Pinrendre 
peuvçnt envoyer des marchandises I Lévis sans 
méme sc déplacer. 11 s'agit en fair d'un lieu où transicenc 

toutes sortes de rnarcliand~seç. S'y trouve d'ailleurs une 
perite cour de triage. Le commerçant Alyre Labrie 

profice de l'endroit pour accueillir des milliers de 
chevaux en provenance de IPOu6c, les trier er les ache- 

mjner à ses clienrs dans les chantiers ou sur les fermes. 

La vie d e  relarions qu'on découvre à Carrier- 
Joncticin est à n'en pas douter cornnierciale. A u  
débuc du siècle, ce hameau comprend une popula- 

rion d'une soixantaine de personnes. On y trouve un 
bureau de poste et u n  important magasin général, 

renu par Georges Demers, qui fut le premier maire 

de Piritendre. Napoléon Dupuis, lui, exploite lin 

marclié de fruirs. LTn forgeron, un cordonnier, un  
éleveur de bovins e t  uri fabricant de rouets sont 

égalemenr &cablis dans ce secteur. Antoine Dupuis y 

exploite un hôtel. Un second Iletel ouvrira un peu 

pliis tard, probablenient grâce i I ' in~riat ive de 
Georges Demers. En raison d u  va-et-vienr des 
voyageurs, deux vo~riiriers assurent un  service dc 
diligence. Ce hameau a donc connu son essor griice 

au cliemin de fer. C'esr le déclin des activités Eerro- 

viaires ec la constnicrion de la route du Président- 

Kennedy qui  expliquenc la démolition, au dEbur des 

années 1960, des bâtiments et des deux gares de 
Carrier-Jonction. 

L'histoire &conornique de Pinrendre suit de près 
la dynamique qu'on observe dans les mun~cipalitCs 

situées 1 prosiniiré des centres urbains Ïmporcants. 
En examinant les chiingements socio-éconorniqucs 

qui surviennent ail Québec et  daris la région depuis 
1900, on comprend mieux la sitiiation acruelle de la 

nîunicipaliré de Pintendre. En  fait ,  plusieurs facreurs 

concribuent i son développement tconomiqlie : 



- l'induscrialisacion qui marque l'agglomération 

de Québec; 

- la croissance démographique que connaissent la 

ville de Québec er ses voisines; 

- I'aniélioration du  réseau des cotnmunir-arions 
terrestres; 

- les transformations visibles dans le rnarclié de 
l'emploi er dans la structure oçcupationneile; 

- I'imporcance grandissante du secccur tertiaire 

dans l'économie québécoise (encreprises corn mer- 
ciales, de rransport et de services). 

Ces facteurs jouent un rôle sur l'évolution de la 
trame urbaine de Pincendre et sur la composition de 
sa population. Ils sonr en constance interaction. Ori 

ne peut faire I'liistoire de l'économie locale sans réfé- 

rer à l'ensemble de ces facteurs. De maniére générale, 

l'industrialisation crée un climat de confiance chez 

les jeunes crilvailleurs. Ceux-ci se rniirienc, fondent 
une famille cc contribueilt h l'augmentation d e  1i1 

populatiori. Avec la croissance des villes er de l'indus- 

trie, le besoin de construire des routa et de nouveau 

quartiers résidentiels se fair sen tir. Le développe- 

ment économique qiii suit de près les ctiangements 

reclinologiques a ,  entre autres, pour effet de modifier 

les occupations. Tel est le scl~érna d'ensemble qu'on 

peut observer dans la région de Lévis-Locbinière. 

Situés cependant dans des contesces historiques 

particuliers, on saisit r n i eu  l'influence de ces facteurs 

sur le développetnent de Pintendre. 

Quatre grandes périodes ont marqué le dévelop- 

pement socio-économique de Pinrendre. La 
qui s'étend de 1900 jusqu'aux années 1945 est carac- 
térisée par une certaine croissance de l'économie. La 
deuxikme, de 1945 it 1970, correspond a l'affirma- 
cion du sentiment d'appartenance à la colleccivicé de 

Pincendre cc à une période de transition économique. 

La période qui s'étend de 1970 à 1980 manifeste le 

développement de créneaux économiques reliés aux 

commerces et aux serv~ces. De 1980 à nos jours, ce 

développement s'accélère au rgrhtne de la croissance 
démographique de la municipalité. 

CruMs~tnce et co~~onctztres 

z'nten2dtionales ( 1  900- 1945) 

La période qui s'érend de 1900 à 1945 se carac- 

tirise par de grandes flucruacions économiques. On 
assiste à l'industrialisation de  plusieurs villes d u  
Québec ec à une exploitation plus grande d a  ressour- 

ces nacurellcs, reliée notamment ail secteur minier ec 

au développemerit de I'hydroélectricité. Mais, à 

parrir des années 1930, une importaiire dépression 

frappe 1'Antériclue du Nord, à la suice du  krach 

boursier survenu i Wall Screcc en 1923 

Encre 1900 e t  1940: l'industrie se développe très 
peu à Pinteridre. On  y trouve au débuc du siècle u n  

moulin à scie ec à moudre Ic grain. La production de 
cette encreprise est mminie. li moulin à scie fonction- 
nnnr à 1s vapeur au début du siecle est la proie des 

flammes en 1913. Le nouveau moulin à scie qui  lui 

succède resccra en service jusclu'en 197 1 .  Joseph 

Vallière dirige u n e  man~ifacture de portes en 1905. 
Ces entreprises ne suffisent PLLS à donner du travail à 
toute la main-d'euvre disponible de la municipalire. 
Au plan des infrastmccures induscrielles, i l  hcit aussi 

noter que la municipaiicé ne dispose pas de semices 

qui permettent I'irnplanracion d'industries impor- 
tantes sur son territoire. L'électricité n'apparaît que 

vers 1930. Durant cette périodc, c'est en fait l'agri- 

culture qui constitue le moteur de l'économie de 
Pintendre. 

Si l'industrie manufaccuriére a pris du temps à 

s'implanrer h Pintendre, il en va autrement pour les 

activités commerciales soutenues par le développe- 

nienc d u  réseau de transport routier. L'érude des 
occupations révéle les multiples formes que prend 

l'économie locale au cours des ans. Elle permet de 
connaître les Çonccions qu'exerce cliacun dans le 

milieu ou à l'extérieur de la municipalité. 

Si l'on examine de près Ic recensement de 1901 à 
Pincendre, on constate que le groupe des crilciva- 

teurs représente 59 Y6 de la population acrive. Le 
reste des occupations touche les gens de  métier 

(forgeron, ferblantier), les ouvriers de ferme (fermiers 
ec ouvriers agricoles), les journaliers e t  méme un 
mkanicien. Six chefs de famille travailleiic dans le 



secteur du commerce. La niuriicipalité compte égale- 

men[ deux institutrices et un curé. 

De 1900 à 1945 environ, les occilpatioris ratra- 

chies au secteur tertiaire (entreprises cornmercjales, 

transport, senrices) se concen trent géographiquemenr 
dans les aires villageoises de Pintendre. Lcs ciiltiva- 

teiirç de 1940 constituent toiijoiirs le groupe socIo- 

professionncl le plus irnporcarit à Pintendre. J x s  SIX 

journaliers e t  les deux industriels qu'on y rcmarqiie 

sont probablement associés à la fromagerie et i la scierie 
de Pintendre. Les travailleurs reliés au transport se 

retrouvent sans doute à la gare de Carrier-Jonction. 

Dans les aririées quarante, des fils de cultivntcurs de 
Pincendrc travaillent à Lévis, mais liabitcnc chez 
leurs pilrenrs, comme c'est le cas dans l x  famille de 

Joseph Bégin, en 1942. 

OCCUI)ATION DES C H E F S  DE FAMILLE DE 

PINTENDRE EN 1940 

cultivareurs 174 journaliers 6 

rentiers 6 cornniergants 3 

induscricls 7 artisans 2 

Iiommesdemétier 7 transporteurs 2 

vendeurs e t  agents 1 

So~irce . QC]~%EC. Agriciilture, péclierics et  alirneritntioi>. 

Lkg~,iri/l~iiit, b ptckr et l'crlimenrrcrron ddt1.i b r i ~ i o n  
dc Q~tébtt: 1971 - 1982. Qukbec, Le blinisrkrc, 1983, 
p. 220-23s 

construit 84 navires de guerre pour la Marine d u  

Canada, le W a r  Supplies Ltd., le gouvernement du 
Canada e t  l'Amirauté britannique. Des corvettes, 

des dragueurs de mines, des cargos, des frégates et  
des navires de débarquemerit sortent des chanciers 

de ccrte compagnie. Buranr le confl~t, les cliantiers 

de George T. Oavie and Soiis Lrd. lancent 15 navires 

de giierre. La Morton Engineering and Dry Dock 
Co. Ltd. construit iine trentaine de navires destinés à 

la marine canadienne et britannique. Cetce produc- 

tion de guer re  reqiiierr une trks grande  main- 

d'wuvre. En 1944, à Montniagny, la fabrication dc 

greriades sous-marines occupe à plein régime l'usine 

de poêles Bélanger. La producriosi de guerre  à 
Lauzon emploie plus de 4 300 ouvriers. Des oiivriers 

provenant de toutes les municipalités de Lévis- 
LotLinière part~cipent à cet effort de guerre. 

II csc di6ficile d'évaluer l'impact de ces conjonc- 

tures sur le développement économique de Pintendre. 

G= qui est cemain, c'est que la municipalité vit une 

croissance démograpl-iique conrÏnue. Entre 1901 et 

195 1 ,  la population passe de 557 à 1 267 hab'  itanrs. 

Cettc voit l'nnncxion au territoire de Pintendre 
du  rang Sorosro (Sarasceau), auparavant rartaclîé i 
Lévis. Eiitre 1930 et 1940, la crci~ssance de la popii- 
lation de Pinrendre s'explique sans doure par le faIr 
que l'on quicre moins la région pour les villes en 

période de di ficultés économiques. Les chantiers de 

construcrion navale à Lauzon pronirenr cercainemerit 
de l'emploi i beailcoup d'habitants de Pinrendre. 

C'est la production de guerre qiii permet aux Après la Deuxième Guerre mondiale, toute la 
journaliers de Pintendre de trouver di1 travail. II faiit main-d'œuvre disponible ne trouve pas nécessaire- 
arreiidre la DeuxiGnie Guerre mondiale, en effet, de I.çmploi.  rCgion piirticuliè- 
pour voir une nouvelle croissance industrielle au rcment vulntrable aux conséqiiences du chômage, 
Québec. Au plan géopolitique, le Canada occupe une les indusrriels de Lauzon fonc des efTorts poiir niain- 
position stratégique. Voisin des Érars-unis rr relié à reiiir une  pruduct ion de dans le i  

l 'Angleterre, le Canada clioisit de ripondre aux chantiers. Par ailleurs, à la suite d u  confl,r mondial, 
besoins niilitaires des Alliés, entre 1940 et 1945. C'est on assiste à une importante croissance démogra- 
alors une économie de guerre qui s'érabiir au Canada. plîiqiie appelée << bahy boo~n )> qiii est le refler d'un 

A Lauzon, la production de guerre coucl~e parti- oprimisme nouveau. Avec la croissance indusrrielle 
culiPremenr la coiistrucrion navale. Entre 1940 et q u i  marque la période d'après-guerre, le Québec 
1945, la Davie SI~ipbuilding and Repairing Co. Ltd. s'ouvre graduelleiiient 21 la modernité, à la culture 



urbaine et  à la sociécé de co~isomrnation. Ce sont les 

grandes villes du Québec qui profitent de cette 

conjoncc ure particulière. 

Les petites mun~cipalités rurales connaissent 

cependant des vagues migratoires importantes qui 
hypothèquent d'une certaine manière leur avenir. 

Essenr~ellement nirales et éconvmiquement centrées 

sur la produccion agricole, ces inunicipahtés cherclient 

des déboucl-iés pour favoriser les producteurs anri- - 
coles. Malgré ces ef£orcs, le nombre d'exploitarjons 
agricoles diminue de manière notable entre 1940 ec 
1956. Lc recensement scolaire de 1956 dénombre 
3 5  pères de fan~ille vivant de l'agriculture. Les ciilti- 

varcurs et les artisans q u i  étaient reliés au cravail de 
la ferme doivent trouver du travail ailleurs. On vnit 

des lors s'accroîcrc le nombre de journaliers. En 
1356, 16 % des 136 pères de famille de la municipa- 
lité travaillent à la journée. 

Face au manque de débouctiés pour la popula- 
tion ouvrière d e  P in tendre ,  les notables  de la 
rnunic~paliré prennenc conract avec des Iiommes 

d'affaires pour y implanter une usine. Parmi les secreiirs 

industriels qu i  montrent  une certaine flexibiliré 

quant  à leur localisation, il y a celui du vêtement et 

d u  textile. L'industrie du vêtement connaic tiiie 

croissance pl-iénoménale après la guerre. Derrière les 

aliments e t  les boissons, le vêtement  vient au 

deuxÏème rang de I'indiiscrie québécoise : il dépasse 
IO 5% du produit national brut. 

C'est en seprembre 1947 que I'indusrriel Gérard 

Bouchard, originaire d e  Sainr-David, explore la 

possibiliti d'exploirer à Pintendre une usine de bas. 
À cetcc époque, ouvrir une usine de vêternenc ou de 
textile représente un certain défi, car il faut rentab~- 
liser la première année d'opiration en cablanc sur une 

main-d'œuvre stable qui accepte des salaires plurôt 

bas. 

Cette usine est la première et la seule du genre 5 
Pinrendre; se posent alors les problèmes reliis à son 

etablissement. Au début de ses opérations, l'usine 

fonctionne avec des machÏnes usagées. Les senlices 
d'aqueduc e t  d'électricité ne répondent pas adéquace- 
ment aux besoins de I'encreprise. Nonobsranr ses 

difficultés, la Kenncbec Knitring Mills réussit à 

gagner sa pan  du rnarcl-ié canadien. En 195 3, la seule 
industrie de Pintendre donne de l'emploi à une 

centaine de personnes. E n  196 1,  l'usine produit 

3 000 douzaines de bas e t  chaussettes. Qua t r e  
années plus tard, elle dalient une f&de de la compagnie 

ontarienne T r h f ~ r  et  ses bâtirnenrs sont agrandis. La 

producciun de bas en 1975 se chiffre à 300 000 dou- 
zaines par année et plus de 75 9; de cette produccion 

s'achemine vers l'extérieur du Québec. Spécialisée 

dans  la confecc~on de b u  de nylon, l'usine emploie 

1-35 en-iployis. Ceux-ci proviennent d u  siid de la 

région et de Pintendre. 

I:A k-enneber- Kniaririg iLli/lj vers 1 96.2 



Entre 1340 et 1970, le secteur du commerce À partir des annees 1960, on msiste à un mouve- 

prend de plus en plus d'expansion à Pintendre. Si le ment  de  mécanisat ion des fermes,  encouragé  

magasin général symbolise la vie commerciale en notamment par la Coopérative fédérée de Québec et 

milleu rural, d'aiitres commerces spécialisés voient par d'importantes compagnies de machineries agri- 
aussi le jour. C'esc le cas du commcrce de clievaux coles, qur se déiournenr de la traction anmale  POLI^ 
exploite par AIyre Labrie. favoriser la traction rnocorisée. À la suice de campa- 

gnes publicitaires,  d e  cours pratiques et de la 

consolidarion de réseaux de distribution de la Coopé- 

rative fédérée de Québec ec d'autres commerces de 

machirieries agricoles, le cheval de  trait disparaît 

graduellemenr. De plus en plus dc ci~ltivateiirs adop- 

cenr les tracteurs, malgré I'atczchement de certains aux 
chevaux. L'arrivée du rrdcteur gagne rapidement les 

régions rurales d u  Qiiébec. En  1960, 38 %# des 
fermes du comté de Lévis sonc munies d'un rracceur. 

1 II faut également noter que d'imporrantes campa- ,. gnies oncariennes, conînie Massey-Harris, poussent 

Dès 1937, Alyre Labrie achète des chevaux de 
grands producteurs de I'Ouesi canadÏen dans le bur 
d'en faire le commerce. JI associe progressivemcnt à 
son entreprise ses deux neveux Joseph-Henri et 

Alexandre. On importe alors des chevaux destinés 

aux travaux agricoles et foresciers. Les bêces sont 

acheminées à l 'une des d e u s  gares de Carrier- 

Jonccion. Une fois vendues, on les expédie ii des 

clienrs habitant la Côte-hTord, la Cote-du-Sud et le 

Bas-Sainc-Laurent. Des commerçants e t  des entre- 

preneurs forestiers d 'un peu partoii c s l a p p r o v ~ -  
sionnenc également en chevaux. Avec les années, 

l'entreprise d'Alyre Labrie connaît une grande a-an- 

sion. Plus de 10 O00 chevaux en une année peuvent 

être expédiés à travers la province. L'importance 

grandissanre de ce commcrce force les Labrie en  

1944 à construire de vastes éciiries à proximité de la 

route Lévis-Jackman. 

Au cours des ans, Alyre Labrie s'affirine non seu- 

lement comme homme d'affaires, mais aussi dans les 

institutions locales telle la Caisse populaire de Saint- 

Louis-de-Gonzague-de-Pintendre. En 1947, lors de 

la fondation de cette caisse, il devicnt membre de sa 
commission de crédit. 

les cultivateurs à profiter dc l'augmentation des prix 

des denrées agricoles pour se dorer de tracteurs de 
ferme. 

Pintendre reste quand même une plaque cour- 

nantc polir le commerce des cl-ievaiix. Encore en 
1961, les terrains amdnagés pour ce commerce en 
impressionnent plus d'un. O n  peut y voir plus de 
200 bêtes. L'entreprise comprend une flotte d'au 

moins crois camions et  de vastes hangars pour les 
chevaux. Uriç quinzaine d'employés s'occupent des 
bêces, du transport et de I'enrretien des propriétés. 

Malgré le ralentissement de ses activités, la compa- 

gnie d'Aiyre Labrie exploite son créneau jusque dans 
les années 1970. Entre 1965 et  1970, ellc obtient un 
contrat de la compagnie Ayerst-Wyeth, un  géant 



dans I'Ïnduscrie pharmaceuticlue mondiale, pour la 
cueillette de l'urine de jument. L'urine animale sert 

aiors à produire le Premarin, un médicament iitilisé 
par huit rnillions de femmes dans le monde pour 

combattre les problèmes reliés L I'wscrogène ct à la 
niénopause. 

Le développemenr tconomique de cou te munici- 

palité doit étre mis en relation avec les institutions 

financières <lui le soutiennent. À Pintcndre, il (sut 

attendre le I l  novcmbre 1947 avant  que s'établisse 

une première caisse populaire Desjardiris. Aupara- 

vant,  on allait déposer ses économies à la Caisse 

populaire de Lévis. 

demeure de Jean-Guy Guay, de 1963 à 1974. Avant 

d'occuper ses locaux actuels, la Caisse populaire de 
Pinrendre était sÏcuée à la Plaza Saint-Louis. E n  
décembre 1995, elle démenage a u  730, route du 
Président-Kennedy. 

Ebppelons qu'à ses débuts la Caisse de Pincendre 

cornprend trois conseils : le &ilseil d'adminisrration, 

qui représente l'assemblée générale des membres, la 

Conimissicin dc crédir, qiii évalue, accepte ou refiae 

les demandes d'emprunt des membres, ec le Conseil 

de siirveillance, qui veille ail bori fonctionnement de 
la Caisse. 

SAINT-LOUIS-DE-G~NZAGC;E-DE-PINTENDRE 

Conseil d'administration 

 aii il-Émile Aubert 

Charles Bégin 

Albert V~llières 
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L'histoire de la Caisse populaire de Sainr-buis- 

de-Gonzague-de-Pin tendre  peu t  k t r e  mise en  

relatÏon avec une volonté de se dorer d'une coopéra- 

tive agricole. En faÏc, le rnouvemenc coopératif a pris 

du  temps à s'implanter dans la paroisse. C'est la 
proximité de Lévis avec son marché et son impor- 

tance Caisse qui expliqiieriiit ce retard. À l'époque, 

un grand non~bre de rnunicipalicés rirrales possèdent 
leiir caisse populaire Desjardins. C'est dans les villes 

du Québec, parciculièrernent à Montréal, qu'on en 

ouvre de nou\telles. Généralement la créacion d'une 
caisse populaire coïncide avec la fondarion d'une 

i~ouvellc paroisse. Ce n'esc toutefois pas l e  cas à 

Pintendre. La Caisse est localiste à la résidence privée 

de son gérant, Albert \%llièr~s, de 1947 à 1956, puis 
chez Éplirem Lloucier, de 1956 à 1963, et  à la 

Commission de crédit  

Alyre Labrie 

Joseph Boiifhrd 

Philippe Bélanger 

Conseil de surveiiiance 

J. Adklard Dumonc 
Jean-Marc Bégisi 
Aùné Fontaine 

Source : Deiiis Carrier, Jirectciir gPriCrat c!r l a  Caisse populaire 

Desiardins de Piiirendrr. 

La piriode de 1940 à 1970 eri esc une de transirion. 
L'industrialisation et I'urbanisat~on ont  des réper- 
cussions sur les rniinicipalirés de Lévis-LotLinière. A 
proximité de Lkvis, Pintendre poursuir sa vocation 



agricole tour en s'ouvranr graduellement aux ceii- 

dances socio-éconoiiiiques qui marquent la société 

québécoise de l'époque. L'arrivée de l'automobile, 

des tracteurs et de la maclunerie lourde a tnodihé proï 
fondénient les pratiques agricoles et forestières er, par 

conséquent, la nacure du conIrnecce. 

Entre 1956 er 1971, Pintendre vit dans une 

cerraine pérÏde d'instabilité au plan socio-économique. 

L'agriculture occupe de tnoins en moins de place 

dans l'économie loci~le. L'industrie y est na~ssante. 

L'occupation des habitants de Pintendre montre que 

ceux-ci trnvaillenr de pliis en plus à l'extérieur de l3 

municjpaliré, soit à Li-vis ou à Qu6bec. En 1956, au 

moins 10 % des péres de faniille de  Pintendre 

gagnent leur vie daos les chantiers de conscrucrion 

navale de Laiizon. Au plan commercial, Pintendre 

coiiInierice t imidemcnt à s'affirmer daiis d'autres 

secteurs que celui de l'agriculture. En 1360, Robert 

Bnivin y ouvre un corninercc de détail sp&cinJisé dans 
la vente de vétetnents de  mode pour homnies et 

femmes et de riianteaux de fourrure. En 1961, la muni- 

cipiilité accueille ]'Hocel des Plairies, qui reste en  

opérxion jusqii'en 1986. La compagnie Flor~culture 

Laiirencide inc. Ïnscalle, en 1965, des serres destinées 

à la culriire des fleurs. Connue sous la raison sociale 

de Florico 70, I'entrcprise culcive une variété de 
fleurs destinées aii n-iarché régional : la rose, le chrysan- 

tlii-me, le ponipon, les plantes rropicalcs, ecc. Cette 
entreprise prendrii plus tard le nom de Les Serres 

Roger Lagacé enr. 

L'un~que diininucion de population qiie la iiiuni- 

cipalité enregistre dans son Iiisroire survient à In fîn 

des années 1960. Entre 13-56 et 197 1, le nombre 

d'habitants passe de 1 5 16 habirants à 1 580. Cccce 

haissc s'explique principalement par le rerraii t dit 
rang Sorosco du territoire de Pintendre, survenu le 
27 décembre 1967. L'ampiitacion d'une parrie du 
terriroire niiinicipal a eu des effets sur la collect~vité 
localc en réduisant sa popiilation ec son assierre fscale. 

L'approche des années 1970 provoque, à n'en pas 
douter, un début dc réflesion pour les pouvoirs i~iunici- 

paux. Le Coriseil de Pintendre en 1967 discure de la 
possibiliti (l'établir unc zone con~mercialr et indus- 
rrielle dans le secteur de Carrier-Jonction. Cette 

interrogation n'est certaineinenc pas bcrangère au 

développe-ment du réseau routier qui se filit à la 

même  i-poque dans I n  région, L'exploitation de 
sablières à Pincendre lors de la constriiction de 
I'autoroure 30 stimule l'économie, ce qui amène un 

climac de confiance en I'aveiiir. 

Avec les années 1970 s'ouvre une ère de crois- 

sance  économique  dans  t o u t e  l a  région de  
Lévis-Lotbinière. C'est en lien avec I'itnportant mou- 
vemenr d'urbanisation qui touche le Québec de 
l'époque. Jamais n'a-t-on vu ,  dans l'histoire du 
Québec, iiii taux d'urbanisation si élevé : i l  est d e  

S0,6 % en 1971. La région de Lévis-Lotbinière voit 

l'arrivée d e  1a raffinerie Golden Eagle (Ulcramar), 

profite d e  l'activité des chantiers de construction 

navale à Lauzon, obcienc l'ouverture di1 ponc Pierre- 

Laporte et le prolongement  d e  I 'autoroutc 20 
(autorouté. Jean-Lesage) vers Montrnagny. 

A la suice de cette croissance industrielle, la ville 
de Lévis est le rlîéâcre d'un éralement urbain impor- 

tant, q u i  a des conséqiiences siir les municipalitts de 

Sainc-Louis-de-Pincendre et de Sairit-David-de- 

lWAuberivikre. L'ouvertiire d u  pont Pierre-Laporte à 

la circulation er son lien routier avec l'nurorouce 30 
provoqiicn t u n e  croissance démograp l i i que  

fiilgurance sur la Rive-Sud d u  Saitic-Laiirenr. On 
remarque alors lin mouvement de  migration vers 

Lévis-Locbinière. En délaissant le centre urbain de 

Québec, plusieiirs leiines cciuples gagner 
les miinicipalités de  banl~eue  polir y fonder une 

famille e t  se coristruirc un foyer. Toute la parcie 

ninile ail sud de la falaise de Lévis esc témoin d'une 

importarite urbanisation et d'une e€fervescence au  

plan comn~ercial. En raison d u  clézonage pratiqué 
par Ics pouvoirs municipaux et souliaité par des prn- 
moteurs, l'urbanisation effecciiée à proximité de la 
route Trans-Canacia ec di1 boiilcvard d u  Président- 

Kennedy gagne le tr-rriroire de Pincendre. 

Croissance démographiqi ie ,  developpcment  

domiciliaire et  prospi-rité économique vont de pair. 
P~ntendre  vit iin éralement urbain qiii s'étend de 
l'ancien noyau clu village vers le secteiir dii Lac Bare 



d'Or. Ce secteiir se constitue, au début des années 

1970, à l'intérieur d'une zone boisCe et autour d'une 

nappe d'eau artificielle, ce qui donne un aspecr 

cinique à I 'aménagenient  urbain de Pinrendre 

aiijourd'hul. E'étalement urbain devienc manifeste au 

cours dc la décennie. '< Des quelque vingt-cinq ( 2 5 )  
I~ectares qu'elle étsiic en 1965,  la superficie urbanisée 

passe à 110 hectares en 1976, pilis à 218 I~ectares en 

1977. )) 

p~ - - - - - - 

1964 ].'autoroute 20 se rend jusqu'à Sainr-Nicolas 

1968 L'auroroute 20 se rend jusqu'à Lauzon 

1970 Ouvercure à !a circulation du ponr Pierre- 
Jsporte 

1970 L'autoroute 30 se rend iusqu'à Montmagny 

1977 L'autoroute 20 se rend iusqu'à Rivière-du-Loup 

favorise la créacion de petites et moyennes entrepri- 

ses (PhIE) dans toute la région. De plus en plus 
sensible aux questions d'économie rbgionale, le conseil 

rniinicipal de Pincendre accepce de hire la promotion 

de 1;i région avec d'aucres municipalités de I'agglomérti- 

tian de Lévis. En 1975, le conseil municipal encourage 

I'implantacion d'une usine d'aluminium entre Saint- 
Jean-Chrysostome, Saint-David-de-I'Aoberivière ec 

Saint-Romuald, ce qui traduit une vdoncé de cliange- 
ment dans couce la région au plan industriel. Ce 
même conseil est pragmariqiie ec il accepte, à la 

même époclue, le principe de créer un secrwr industricl 

et commercial à Pinrendre, dans la partie qu i  a vu 
naître Carrier-Jonction. 

Avec l'amélioration rapide des moyens de trans- 
port et avec la r n ~ l c i ~ l i c a t i o n  des auromobiles, 

surcout après la construction de I'auroroute 20, le 
nonibre de véhicules augmente de ma~ijère speccacu- 

1977 L'autoroute 73 se rend jusqu'àScott-Jonction 
laire au Québec. En 1956, 65 % des ménages de la 

1978 L'autoroute 7 3  se rend jusqu'à Sainte-Marie-de- 
province possèdent une automobile. En 1976, ce 

Beauce 
pourcentage augmente à 75 %. On assiste alors à 

1994 Aménagement de la Chte-du-Passage à Lévis l'émergence d'une véritable <i civilisation de l'auto- 
1995-99 Élargissemerit à quatre voies de la 171, rvute du 

Président-Kennedy 

Source : AUCJAIR, Gline. LPs jhcc.le1li3 ci+ Iocnliscliiriii lad~d- 

iri~lle rioris b m~~~ticipnlitis ds la Rlce-Sr(~i de Q ~ l é b ~ .  
Salnte-Foy, Universitt Laval, Laboratoire en ainé- 
nagement du terricoirc er dkveloppement regional, 

1986, p. 78. 

Les signes de développcmenc économique sont 

perceptibles non seulemenr dans l 'aménagement 
urbain, mais aussi dans les noiivclles manières de 

concevoir Ic développement industriel. À partir des 

années 1970, ce dernier se perçoic de plus en plus 

dans une  perspective régionale. Le conseil municipal 
de Pinrendre se lance dans la prornocion de l'indus- 

trie. La niunicipaliré cri 1965 fait partie du territoire 

de l'Ofice de développement régional dc !'Etchemin. 
Plus rard, dans les années 1970, on mer en place l a  

Coinmission industrielle de Pointe-Lévy, laquelle 

- 

mobi le  U. Le sec teur  d u  Rond-Poin t  de Lévis 
constitue, au  débuc des années 1960, une plaque 
tournante dans le commerce de l'automobile, la pius 
importante au Québec. Dès la fin des années 1950, 

on y trouve sept concessionnaires automobiles, cinq 

postes de vente d'essence cr trois commerçants de 
pièces détachées. En 195G, le secteur de I'auromobile 
(garage, mécanique, vente) occupe 15 96 d~ 126 pères 

de famille de Saint-Louis-de-Pintendre. 

La vence de plus en plus grande de véhicules et  la 
mise au rancart. d'lin nombre importai-ir d'automo- 

biles permetcenc l'ouverture d'un nouveau inarchi, 
celui des pièces usagées. Ainsi, en 1972 est créée 

Pinrendre Auroç inc., une entreprise de récupkrac~on 

e t  de ventes d e  pikces d 'automobiles .  Située à 
quelques kilomètres seulement des marchands  

d'automobiles établis au Rond-Point de Lévis, cette 
entreprise se caille une  place ~mporrance  dans Ir 
commerce de pièces d'automobiles. 



Considérée comme l'industrie la plus imporcanre 
de la municipalité, Pincendre Autos inc. se spécialise 

dans Ic détnantèlement, l'inspection, le nettoyage et 

le réusinage de pièces d'automobiles. Cerce entre- 

prise s'affirme comme le leader mondial dans le 

démontage e t  le classement des pièces usagées. 
Aclietanc annuellement plus de 7 500 vélîicules, 

250 camions lourds et 350 vélicvles récréatïjs (moto- 

cycletces et moroneiges), I:i piilparc provenant 

d 'en tentes  avcc des compagnies d'assiirances, 

Pintendre Autos inc. compre 225 employés perma- 

nents  e t  2 5  à temps partiel. Ayant obtenii des 
d~srinctions eri ce qu i  a trait à I'iriformat~satiori de ses 
services, l 'entreprise 3 été grande  gagnanre a u  

Loncours de 1'Autotnobile Recyclers Association 
( A U )  en 1996. 

C'est toutefois Labrie Pièces d'autos inc. qui dès 
1964 avaii à Pintendre ouvert la voie ce conimcrce 
fort Iiicracif. 



De Kaznebec c i  Cavzdtex i tnportan t incendie en s c ~ t e m b r e  1999 vient  

Si la fin des années 1970 est synonyrne d'une 

bonne croissance &conornique, il fau t  dire toutefois 
qu'un mouvement de rationalisation, visible d'ailleun 

dans plusieurs entreprises québécoises, entraîne des 

pertes d'emplois dans certains secceurç de l'industrie. 
La rumeur de fermeture de la Kennebec Knitting 

Mill5 circule à Pintendre en aoCir 1978 et le conseil 

municipal s'adresse à la Commission induscrielle de  
Pointe-Lévy pour trouver une solution à de possibles 

pertes d'emplois i Pintendre. Avec le mouven-ient de 

cependanr assombrir l'histoire de Canacex. Localisc 

dans les anciens locaux de la Kennebec Knitcing 

hlills. cet ~ncendie n'empéche pas l'usine de poursuivre 

ses opérations. 

Le début des années 1970 csc aussi nîarqué par l a  

venue de Cliarles Bégin Plascique inc. Spécialisée 

dans la fabrication de conrenants en plasrique, de 

coiivercles et de menus objets, cette entreprise s'oriente 
graduellemcnt vers la fabrication de moules en acier 

tout en conservant son créneau relié au plmtique. 

rationalisation de la coi~ipagnie Trirnfit. la Kennebec Au plan commercial, après les années 1970, 
Knirting Mills ferme ses portes eri octobre 1978. On Sainc-Louis-de-Pincendre voit s'ouvrir quelques 
s'empresse alors de rrouver une nouvellc iriduscrie eatrepriscs. Mentionnons Teronet, une entreprise 

pour les travailleurs d e  Pintendrc. Les Indirscries rcliée au domaine de l'horticulture; un atelier de 
Canatex acceptent de s'établir à Pintendre et  occu- carrosserie auromobile dirigé par Bernard ]oliceiir. 
penr les anciens locaux de la Kennebec. On assiste également à l'ouverture de sablières à des 

Considérée comme une division de la co~npagnie fins commerciales, riotanment celles de la compagnie 

Tricot Kichelieu inc., Les Industries Canatex possè- dc terrassement Bergedac Limitée et de Construction 

denc également une usine de nylon teint i Norberc- Gely ln'- 

ville dans  les Bois-Francs. A Saint-Loiiis-de- Le secteur au sud du rang des Sables, compris 
Pilirendrc, I'induscrie s'implante dans un contexte encre Mg-Bourget et Ken~iedy, connaftra dans les 

économique er technologique particulier. En fait, la deux décennies 1980 er 1990 iin important dkelop-  

fin des années 1970 est une période dc transition Fernent des sablières dans le sillage duquel 6merge Ic 

importarite dans l'industrie du  nylon. Les années conflit clssique ciitre l'industriel, le commercial, le 

1970 se caraccérisenc par la croissance de l'industrie résidentiel er I'environnemental. 

du nylon, alors que les années 1980 sont marcluees Après avoir résolii dans les années 1960-1970 le 
par la maturiré de cette indusrrie, qui enrrc dans un problpme de la sabliere du lac Bkdlrd en aminageanr 
processus de rarionalisation et de rentabilisation der ,, qili devenu le du Lac ~~i~ 

cours de prodiiction. d'Or, la municipalité de Pinrcndre se trouve vingt 
Ayant développé le secteur de la bonneterie au ans plus tard confrontée avec un problème analogue 

débuc de ses opérations, cetre entreprise se tourne de développement anarcl-iique avec les résidanrs des 

graduellemcnt vers la producrion de nylon texcuré. chalets, pourrant reconnus dérogatoires, du lac Beau 
Chemin faisanr, elle étend son marché jusqu'aux Sable, qui tentent de fairc arréter l'exploitation des 

Érars-unis. L'usine ç'ouvre à la production du lycra, sabhères en. i n q u a n t  la protection de l'environnement. 

un tissu ssntliétiqiie extensible, et vend ses produits 

au Mexique, au Costa Rica et outre-mer, en Australie 
e t  en Chine. Les Induscries Canacex sont à l'origine, 

cn 1993, d'une demande d'allégement tarihire pour 

I'iniporcarion de fils de nylon, provenant de plusieurs 
pays et servant à produire le fil de nylon rexturé. La 
même année, le Tribunal canadien d u  commerce 
extérieur recomn~ande cet allégement caritaire. U n  

Les mimes protagonistes se recrouvent dans le 

conflit conconijtcant qui mec aux prises les villageois 
et les environnemenralisces d'un côté et, de I'aut-re, 

les agriculteurs et les promoteurs des &levages ~ndus- 

triels de porcs e t  de v e a u  solidement implantés dans 

la région de Saint-Henri et de Pintendre. L'arbitrage 

de ces conflits â forte incidence écononiique revienc 

toujours aux conseils municipaux et à la MRC. 



Pi~itendre n'est pas la seule muniçipalicé où l 'on 
rciii nntre des divergences en ce qui a trait a l'cnvi- 

runncrneilc er à I 'aménageinenr  d u  terr i toire .  

Plusiciirs villes er muriicipalicis ruralc-s d u  Québec 

sont aux prÏses avec des problèmes d'eaux usées, 

entre aurres, er de qualité de l'air. L'enjeu enviroiine- 

mental pose un défi de ra~lle ;lux proinoreurs ec aux 

n-iui~icipaliiés dans un canrexce de concurrence et  de 

mondialisarion des marcl~és. 

Lc développen-icnr kconomiclue que connaît Uvis- 

Lot bii~iére a des réperciissions sur I'ensem hlc des 
oc;. .i!,ations. Ericre 19? 1 et 198 1 ,  le secteur sccon- 
daire ou manufacturier a des dificulcés dans la région 

de Qiiébec, cc qu i  se craduic par one augmc-ntarion 

di1 cl~iniage. Bien que plusieurs PhlE voient Ic jour 

diins id  région et à Saint-Louis-de-Pintendre, le 

noinbrc dc chômeiirs dans la iMRC de Desjardins 

s'accroît de 2 110 pour la décennie. Sur ce m6me 
territoire ccpendanr, la population accive augmente 

[le façon considérable passant de 14 4 15 à 2 1 4 15.  

Par ailleurs, dans la inunicipalité, en 1981, Ic rcvenli 

moyen par riiénage, q u i  est de 23 439 $ dépasse 
i c~t-iidanr celiii de l'ensemble du Québec qui s'élève 

à 2 2  869 $. 

Consoli&fioît da secteur teriinire (1 980-2000) 

Les iiniiées 1980 sonc synonymes d e  changc- 

mencs importants dans la société québécoise. Ccs 
I - i i ,  ngements sonc complexes et ils ont des rtpcrcus- 

sions sur I'enseiiible des activités économiques. De 
façon générale, la croissance phénornknnle du secrcur 

cei-;:Ï:.iice se répercute dans I'acciori gouvernemencalc, 

I'éclucarion, la culture et les services sociaux. L'éco- 
nnmie ne  peur plus 8trc  seuiernent associkc à 

I'industrialisarion. L'évolution des technologies de 
l'information esr l'un des facteurs décerminancs dans 
les rransforinnrions qiii s'opèrent dans le nlonde du 
travail. Dans le domaine des finances, la consolidation 

d u  conlplexe financier Desiardins ouvre des perspec- 

tives à la niain-d'œuvre insrruice et  spécialisée. Dans 
les services sciciociilrurels, cornmerciaiuc rc personnels, 

les progrès sonr perccpciblcs partout dans la société. 
Ils 1-etlèreiit une volonté d'améliorer la qualici- de vie 

des Québécois. D a n s  I'adrninÏscrarion publique 

québécoise, I'apgnrition de nciiiveaux emplois favo- 
rise eKectivemcnt la specialisa~ion de In main-d'œuvre. 

La volonté de décentraliser certains poiivoirs et  

services gouvernementaux se fair seritir au débuc des 
années 1980. Des iiiiinicipalicés régionales de comté 

(MRC) sont alors créées. Comprenant les munici- 

palirés de Lévis, Lauzon, Sainc-David. Sainc-Henri, 

Pintenclre et Saint-Jasepli, la MRC de Desjardins est 

mise en place en 1981. Elle a comme but principal 
d'optimiser l'utilisation de son ccrritoire. Elle produit 

des documents er des études sur l'ensemble du terri- 

toire afin d e  proposer des intervenrions jugées 

pertinentes au dévcloppemenr. 

À Pincendre, dans les annees 1980, le secteur 

tertiaire connaîc une très grande progression au 

détriment du secreur manufacturier. La municipalitk 

compte en 1984 sept entreprises manufacrur~ères. La 
plus importante, Ics Induscries Cnnacex, donne de  
l'emploi à plus d'urie saixanraine de personnes. Les 
autres se rerroiivenc dans la fabricarion de rnacli~nes, 

de produits en plastique er en mti-cal, de matières 

issues du pérrole ct d e  produits alirnenta~res. En 

1986, Pinrendre est la municipalité la moisis indus- 

trialisée de la MRC de Desjardins. Dans la région de 

Chaudière-Appalacl-ies, la populiition actÏve se 

concentre siirrouc dans l'industrie inanufactiirière. 

LA POPULATION ACTIVE DE PINTENIIRE 

EN 1975 

Services, con-itiierces, 

transports, 3 3 10 personnes .......................... 74 % 

Manufactures. consrruction, 
725 personnes ............................................ 24 % 

Agriculciire, exploitation des ressources 
nariirelles, 80 persorines.. .............................. 3 9% 

Sourcc- , S t a t ~ s r l q u r  Ciinnrla, Recrnsrnlrnr rlr 1996 



C'est dans le commerce ec les services que la 
municipalité concentre la plus grande part de son 

économie. 11 faut remarquer que Pintendre vic iine 

croissance démographique importante à partir des 
années 1930. Sn population passe de 3 425 à 6 035 
en 1996, La présence de cerre nouvelle population, 

sur tou t  de jeunes couples instruits,  s'cxpliqiie 
notmmenc  par l'arrivée de plusieurs PME et par la 
diversification des occupations. De fait, en 1995, 
c'est 74 % de la population accive de Piritendre, âgée 
de 15 ans ct plus, qiii se retrouve dans le secteur 

tertiaire. Il faut remarquer que la présence des fem- 

mes est minoritaire dans les secteurs primaire et 

secondaire. C'esr dans Ic secteur des services que la 
main-d'aouvre féminine est presque kgale en nombre 

à la main-d'euvre masculine. 

Ce secteur connair Lin mouvement de spécialisa- 

tion. Les emplois demarident des connaissances dc 

plus en plus poinriies, notainment en informstiquc 
cc en administration. Un dcs facceurs qui démontre 

cettl: spécialisacion est le degré de scolarisation. À 
Pintendre, le Caux d e  scolarisation de la population 
âgée de 25 ans et  plus, possédant un certificat d'éru- 
des secondaires ou un diplôme de niveau supérieiir, 

est de 74 %. Ce tawu de  scolarisation est plus élevé 
que celui du Quebec, qui  est de 64,s %. Il y a donc à 
Pinrendre une main-d'cpuvre jeune, scolarisée er 

concentrée dans le sectriir des services et du com- 

merce. 11 faut dire que cerce population active bouge 

beaucoup. Bon nombre de résidants de Pintcndre 

travaillent en dcl-iors de la municipalité, soit ailleurs 
dans Lévis-Lotbinière, à Sainte-Foy ou à Québec. 

LE COMMERCE À PINTENDRI EN 1999 

Nombre d'entreprises par secteur 

Les services et cechniques (coiicure, salons de coiffure, aiguiseur, garderies, élecrriclen, 

conkction de v&temcnts, décorateur, etc. ) ............................................................................... 4 4 
L'automobile (vente de pièces, réusinage, mécanique générale) ................................................... 3 7  
Commerces de détail (anisanac, tapis, publicité par l'objet, équipements informatiques, etc.) .......... 29 
La consrnicrion et la rénovation (erirrepreneurs) ............................................................................. 19 
Les produits usinés et manufacturés (fils de soie, moules de plastique, assiettes d'alum;niurn, 

portes françaises d'intérieur, fentcrcs) ......................................................................................... 15 
............................................................................................ L'alimentarion (épiceries, rescaiirants) 1 5 

les services financiers (comptable, assumnceç) ............................................................................... 10 
La locacion (locaux, abris, garages, entrepôts, etc.). ....................................................................... 10 

, . Les services professionnels (dentistes, avocacs, arperiteurs, rnedecins) ................................................ 9 
Les médecines alternatives (massochérapeuce, physiothérapeure, etc.) ............................................... 4 

3 Les IolS~rs (équitation, centre de conditionnement physique) ........................................................... - 

Source: M u n i c ~ ~ a i i i i  de Pintendre, Lure des cotnmmrac. janvier 1999. 



Lcs années 1990 sonc marquées par une  consoli- période dc rnobilisarion des habitants de Pinrendre 

dation des entreprises de Pintendre et par la mise en pour se docer d'une caisse populaire et d'une coopé- 

placc d'un important parc industriel sur son terri- rative. Si, à cette époque, les énergies se concentrent 

toire. À la suice de l'acquisition d'infrastructures vers I'organisarion économique et institutionnelle de 

ferroviaires à proximité de l'ancien sectei1.r de Carrier- la niunicipalirk, les années 1990 et 2000 soulèveront 
Jonc t ion ,  l a  munic ipa l i té  de  P in t end re ,  sous sans doiite des questions reliées au regroupement des 

l'impulsion du maire Lachance, crée un parc indus- municipalités. Assisterons-nolis un jour à la hsiori de 
triel d'importance qui atrire nocanîmenr des encre- Pintendre avec Lévis, comme ce fur le  cas pour 

prises agroahentaires. Plusieurs facteurs de localisa- Lauzon et Saint-David ? 
cion induscric-lle favorisent l'implantation de ce parc : le L'agriculture a longtemps conscitué le moteur de 
reseau des transports terrestres (proximité de l'auto- ~ a é ~ ~ ~ ~ ~  ie de pinrendre.  corlime dans plus,eurs 
roure 20, de la rouce 73 et du  chemin de fer), la mu,licipajit~s du Québec, l'économie agricole 
proximité des marcl~és,  le cout  des terrains ,  la a les aleas de ~ . k ~ ~ ~ ~ i ~  de nîarché p~llr,eurs 
présence d'infrastriictures adéquates (électricité ec producceurr ngonr pu suivre le iytlime des rranrfor- 
aqueduc), la quanricé et  la qualité de main-d'oeiivre mar ions  de  ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l ~ ~ ~ ~  de  La 
de Pintendre e t  de la région immédiare. proximité du  marclié de Lévis cependant a donné 

une couleur particulière à la riatiire du commerce 

CONCLUSION agricole, retardant ainsi I'ouvercure d'une coopéra- 

L'lîistoire économique de Pintendre. c'esr l'histoire 

d'une cransirion, ceUc du passage d'une économie basée 

sur I'agriculrure e t  le comrrierce d u  cheval à une 

économie diversifiée, axée sur les services, les rrans- 

parts e t  le cornrncrce de pièces d'automobiles.  

L'établissement de Pinrendre Autos inc. dans I'unc 
des écuries ayant servi au commerce de chevaux des 
Labrie illustre Lien cet te  transitiori, mais 11 ne faut 

pas oublier que plusieiirs municipalités du Qutbec, 
siruées à proximité de grandes villes, se sonc dSve- 
loppées i peu près de la même manière que Pinrendre 
er presque au même rythine. 

L'industrialisation que connaissent les villes de la 
région métropolitaine de Québec au cours des ans 

cive. Conjuguée à la diminution cles producteurs 

agricoles, la croissance demograpliique de la munici- 

palité pose le problèriie de l'émigration vers les villes 

et celui du manque d'emploi. C'cst pourquoi il appa- 

raît impératif, après la Deuxikme Giierre mondiale, 

de trouver d e  déboucliés à la main-d'miivre locale. 

Avec l'apparition de la Kennebec Kriitting h~lills, des 
Industries Canacex er avec les progrés de l'entreprise 

d 'Alyre  Labric dasis le cornrncrce des chevaux, 

Pintendre réussic à se tailler une place enviable dans 

le secteur du commerce er du rextile. L'amélioracion 

des moyens de transport et l'apparition de vélîicules 

mororisés marquent  coutefois un  cournant dans 

l'histoire de Pintcndre. On s'adapte donc graduelle- 

ment  aux transformacians d e  l'économie e t  des 
modifie Ics occupations. La population active de réseallx d'échange. 
Pintendre dans iine certaine mesure du travail 
dkl:onible dans les chantiers de construcrion navale 

et (-;ans les principales industries manufacturières de 
la région. Avec le temps, on trouve un peu plus de 
joli i.iialiers er d'ouvriers à Pincendre. Si l'année 1900 
évoque la fondation de la municipalité dc Pisirendre, 

1;i fin des années 1940 et le début des années 1950 
correspondent à une période de prise de conscience 

dcs problèmes reliés au manque de travail er à une 

L'histoire économique de Pintendre est e n  outre 

celle d'une adaptation aux nouvelles tendances qui 

miirquent la çociéré québécoise. A l'aube de l 'an 
2000, la population active de Pintendre offre une 
gamme de services et de commerces qui répondent 

aux besoins de la population locale. Ces entreprises 

relèvent le défi de la concurrence dans un contexce 

où les technologies de l'information prennenr de plus 
en plus de place dans le monde des affa,res. 
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par Paule Reny-Boiirger 

L h i s t o i r e  politique de Pinrendre que ce chapi- 

tre prétend raconrer se fonde sur  l'analyse des 
procès-verbaiix d u  conseil municipal de 190 1 h 

1995. L'examen minurieux de ces documents officiels 

perrnet de suivre le développement des affaires de la 

municipalité au coiirs du premier siècle de son exis- 
cci.i,e. Ce cherninernenr pas à pas dans les procés- 
verbaux conduit  à la rencontre des p r inc~paux  

responsables municipaux, niaires, conseillers er offi- 
ciers qui ont  prcside à ce dtveloppemenr, et à la 

ili; .)irverte des préoccupations de chacun dans  le 

moiivement ginéral de son époque. 

La confroncarion des états financiers, disponibles 

de 1950 à 1999, avec le contenu des procès-verbaux 

permet non seulement d'illustrer la croissance des 
recerces et dépenses au cours du dernier demi-siècle 

er l'augrnenracion pliénoménale des dix dernières 
années, mais surtour de juger dc I'imporrance rielle 

des sujets abordés au Conseil et résolus au fil des ans. 

Le dé~elop~etnenr  d a  affaires municipales s'c-ffec- 
tue eri deux plîases distinctes : du débiit du siècle 
aux années soixante; de cette date à nos joiirs. L'inté- 

rêt du Conseil ail cours de la première période porte 
prii:cipalemenc siir le bon fonctionnement d'une 

co11;munauré rurale agricole. La deuxième moitié du 
s i i t l ~  voit le dévcloppenienc résidentiel, commercial 
ec induscricl prendre de I'iinportance au point d'obli- 

ger le Conseil à organiser socialcmenr le territoire de 

lii rriiinicipalité et à participer à la mise sur pied de 

structures régionales pour encadrer sa population 

croissante et lui offrir au mcilleur coiit des services 
désorinais essentiels. 

Les débuts  

Le premier proces-verbal du /i~w sh~  dé11birdt~olu 
du conseil municipal de Pintendre fait é ta t  d 'une 

lettre du préfet de Lévis, G. L. Vien, alors mairc de 
Saint-DavId, et de sa nominarion comme président 

d'é1ect;on à Pintendre : ,oz ailh p14blir es/ donni I: . ] q ~ ~ e  
rgnformément r l i $ ~ ~ i t / ~ ~ ~ . (  d e  la plfit-lhu~t ion of ir iel le  
pribliée par aulorité le 5) Marc 1901 r-uivi-dni, éi. l~: . : : l t  I!CJ 

dite M ~ / n , c ~ p d ~ t t :  cle Sr I,oltn de Pintendre, il y (JO) :) IF 

rerie rnrririripa/i!É. ~ U I / I .  élire jepl ronseiler~ rnl//licij?r,!ii i Les 
conseillers élus sonr convoqués au inCrne endroit le 

15 avrd suivant poilr leur première session du Con- 

seil. C'est ainsi qu'a débiité I'l~iscoirc du conseil 

municipal de Pintendre. 
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Le territoire de Pintendre a cté modifié de façon 
importante au cours de ses cent ans d'existence. Le 
secteur Sorosro a été annexé à la miinicipalicé en 
1908, quelques années après sa fondstion. Ciirieuse- 
menc, cette annexion fait l'objet de très peu de 
discuss~ons autour de la table du Ci.inscil, pu~squ'il 
n'en est qiiestion qu'une seule fois et, nialgré l'oppo- 
sirian dc   lu sieurs membres, la décision de l'accepter 
esr fiilalement prise. Soixante 3 N  plus czirci, le quartier 

Sorosto retourne à la ville de Lévis. La première 
demande d'annexion à la ville de Lévis apparaît en 

1963. Après plusieurs années  de délibérations, 
l'annexion oCficiellc de Sorosto à 1-évis a lieu le 
27 jtilllet 1968. 

En 1986, presqiie cent ans après la fondation de 
Pintendre, le gciitilé Pintendrois ec Pintendroise est 

ofifisialisé pour déslgner Ies citoyens et citoyennes de 
la municipalité. 

LISTE DES CONÇEII-LERS QUI O N T  ~t6tiE CINQ ANS OU PLUS A U  CO*rlSE[L MUNICIPAL 
-, - .  - 

Nom Prénom dibut - fin de mandat N. d'années 
de service 

Aiibcrt 
Augtr 
B i g  in 

B6yn 
Bégiri 
HEpin 
Bklangcr 
Botiffard 
Bouffard 
Uourgct 
Boiir~;r r  
Bii<sil-re 
Canrin 
Cnrricr 
Carrier 
Carrier 
Car r ie r  
Carrier 
Cocitu re 
Cnurure 
Coucure 
Coutiir t  
Dcn i r  r- 

Drrncrs 
D r s r o c l i c s  
Diinias 
Diininnt 
D~imrint  

C;ossclin 
Joticurur 
Lafl ~ n i i i l t  

Le\.csquc 
Micl is i id 
Nolin 
NorriianJ 

Proiils 
Riibcrgc 
Robrrrson 
Sainr-T'ierre 

'iilrgeon 

Joseph 
Ali[ ltk 

Cliarlcs 

Adélarcl 
)usepli 
Joscph 
Pliilippe 
J o s e p l ~  
Eugt ne 
Honrire 

I)at  r i ce  
Hdrne G. 
T11t.I~sphore 
Désiri 
Arrh~ir  
Jriseph 
Érnilç 
\Villie 
Gctirgcs-Aimé 
Giriird 
losepli, Plaisance 

Jeiin- Mnrie 

Ar thur  

Josepli 

Clsudcrre 
Aieïanrlrc 
Philias 
Pliilippe 
hlnrcel 
Pnrrice 
I'irrre-Andrk 
Eugkne 
H r r n i t l  

Henri 
Claiitie 
AimC 
Theuphile 
Rtibcrr 
einil io 

Denis 



La municipalité de Sainr-Louis-dt-Gonzague- 
de-Piiirendre 3 élu son premier conseil n?~inicipa! Ic 

i 5 avd  190 1. Il esr alors composé de sept conseillers : 

Louis Pariidis, Joseph Bégiri, Joseph Aubert, Charles 

Bégin, Georges Demers, Paul Bégin et Joscph Coucure. 

Georges Den~ers  de Saint-Henri-Station est élu illi 

pnsw de maire. Dès sa foiidacion: en avril 1901, Iii 

rni~~ic~palité doit souscrire- üu Code municipal. 

Lcs <lecrions ont heu par la silice une fois l'an. La 
inailié des conseillers vieniient en élecciori esi alter- 

nance cliaqiie année pour une période de deus ans. 

Les inaires sont d'abord &lus conseillers par 1'açsen-i- 

blée générale des électeurs er ensuite nommés à ce 

tirre par les conscÏllcrs. Ilrie loi provinciale change 

cetcr prarique en 1917 : les ~iiaÏres sont alors élus 

direrrernent par I'asscmlléc des électeurs pour une 
péricde de deux uns, ct trois conseillcrs sonr à Glirc 

tous Ics deux ans, en alternance avec les crois autres 

conseillers. LA présence des conseillers aiix séanccs 

du  conseil esc prise aii sérieiix cornnîe en rémoigne 

l'adoption en 1922 d'iine résolucion voulanr qt/'/4)7c 

anenri< de 20 $ soit rhc~rgév njl ion~~ilht' qni nigIÏ',retlr 
d~usi~teu altx j&nce~ dl,, Co)~seil penrkinr ii,riis rnols r-o~r.ch;l~- 

r$ L..] Copi) eni!oyér ;t//.v absent.c. À partir de 1937, ILS 
élections ont  lieu en mai, afin d'éviter le niauvais 
teii-ips et de fi~c~liter le déplacement des électeurs. 

Le gouverneinent du Québec niodific- les ri._~lc- 

meiits inunicipaux en 1969 polir permettre à des 
individus, conin-ie i dcs équipes complères, dc se pré- 
senter aiix i.lections cous les deiix ans pour remplacer 

urie dériiission ou pour opposer une candidacure. Le 

rt-glen~ent 24 1 adopté en 1380 fixe In durée des toiîc- 

cions du maire ec des conseillers i qciacre ans. Au 
cours de ce siecle. 13 majorire rles conscillers ont siégé 
moins de quatre ans, certains sonr revciiiis ii deux nu 

trois reprises, d'aurres ont cffecriie jusqu'à trois mnn- 

dars consécutifs. Le rableau I présente la lisre des 
coriseille~ qui ont siégé pendant cinq ans oii i > l t i ~ .  1.e 

in;iires ont occupé leiir poscc pendnnc de plus lonpiies 

ph ides ,  ailant jusqii'à 20 ails. Norons que Pliilémon 
Mérivier a servi la tiiuniciyalité cle Pincendre pendant 

35 ans. soit I C I  ans cornine sccrCita;re-rrkorier ee 16 ans 

ai tanr que maÏre. 

Nnni 
mandar 

Deniers, Georges 

Criiinure, Honoré 
Bégiri. Louis 
Btgin, Nagoléan 
Carrier. Tliim~ilaüs 
hlérrvier, PllilCmuri 
Coi~rurc Alphonse 
Lnbrie, Joscpli-He~iri 
Fontaine, Marcel 
Dussaulr, Gilles 
Lachance. Ruger 
Lachance Albert 

Déhlit de Fin de N. d'annkes Aurres fonctions Années 
mandat  dc service 

4 
4 Ccinsc-illcr 1904- 1905 
3 Conseiller 1909-1911) 
1 Consciller 1910-1311 

10 CoiiseilIer 391 1-1912 
16 Secrétaire-trcsorier 1901 - 19 19 
20 
16 
6 
4 Cor~seiller 1979- 198 1 
7 

8-k 
---- .- 



r -  

Pierre Viau définit ainsi les fonctions d u  conseil T 

muiiicipal : * La tache du conse~l municipal est double : 
établir les normes qui vont régir son territoire et 

prendre les moyens nécessaires pour faire respecter <. 

ces normes. [. . .] C'est par règlement q u ' u n  conseil 
<* - W..  établit des normes de construction, divise son terri- ,- , --.- '. 

toire en zones. adopte des règles relatives à l'hygiène, - . ~, 
à la sécurité piiblique, in-ipose diverses sortes de 
[axes. C'est par résolucion, d'autre part, qu'il approiive 

les comptes er ordonne leur paiemenr, engage des 
employés, autorise un n-iembre du conseil et un ~ k 

officier à signer tel a u  tel cantrac >>. 

Les règlements servent d'outils pour organiser la 

société municipale. Ceux-ci concernenc toiis les 1 

domaine de la vie corniiiuilautire : assurances, bruit, l 

vaccination, voirie, taxes, loisirs, environnement, 1 qœ 
etc. Ils sont prescriptïfs. Par exemple, pour la cons- 

truction d'un chemin, ils fixent non seulement les 
salaires payés aux oiivriers et la répartition des 
charges enrre Ics propriétaires fonciers, mais ils déli- 
mitent aussi l'étendue d u  travail à exécuter e t  en 

établissent les normes. Un reglement n'entre en 
Philirnon ~tlér  i l ~ i s i :  son épo~.m '4 ?flan& Go~jehn 

er le~iuf i ls  a!, r l i b ~ ,  d,, siècle 



vigueur qu'après sa publication, ce q u i  permet d ' y  

apporter dcs mdica t ions ,  conformément aiLu deman- 

des des citoyens. Si ces derniers s'opposent à un 

règlcrncnt dc façon imporrance, cclui-ci peut ne pas 

être adopré. Entre 1901 er 1940, le Conseil f i  adoprk 

un certairi nombre de rkglcmencs qui n'ont pas éré 

numci-rotés. Lc prernier règiement numéroté porte le 

numiro 49; il est pusé le G mars 1944 et concerne le 

gravclagc d'une partie dii rang des Couture. De nos 

jours, la miinicipalité sollicite au besoin l'avis d'experts 

(honimes oii femines de loi, ingénieurs, etc.) pour 

noinbre de décisions prises par le Conserl, cst engagé 

annucllcmcnt. Jusqii'en 1932, il reçoir u n  salaire de 
base, augmenté de 6 95 du coîit des travaux muni- 

cipaux f:icrurés a u x  proprii.taires. Plus t a rd ,  ce 

montanr est fixc par le Conseil à 25 3, 50 5 ,  ou 75 S 

selon l'importance des travaux. h ~ecvérain: peut-on 

lire en 1909, conrmllP JCS se,zlit-e~ po/w Id mtlnrcipcclite' a// 
p.i.2~- de c i n q ~ ~ c z ~ ~ l e - d ~  plnsrres par année y rlitnprtj le /or al, 
et ~ i x  polrr ient da~)j Ics rép~~?.~itiorn! i I'excep/rrin r h j  I < ~ N -  

rztroi~ gé,rL:rc~/e.c qxi Jeiïlnt cldns / e ~ -  n ' e ~ : o i ~  c h  ~er-rPln/ re. 

Le rableiiu 3 dresse la lisre des secrctaires niiini- 
rédicer les règleinenri municipaux. Peu iiombreux cipai ir ,  on consrate qri3ilr roiis 
au &but du siècle, ceiix-ci se multiplient avec lçr l eUr  ioncrion de nombreilSei annees, 
années Entre 1960 et 1980, le Conseil a adopté 

Jusqii'en 1942, le secrktaire fournit à la niunici- 
environ 140 rcglemencs, alors que depuis 1980 il en 

palicé le local pour ses rbunions, er une partie de sa 
a ; ir l i i l \ té 355. 

rtsidcnce sert à l'adminiscratioii inunicipale; de 1942 à 

1956, les rencontres ont lieu à la s~cristie OU, à I'oçca- 

siori, encore à la résidericc du secrémire-trisorier, de 

Les officiers municipaux, toujours d'après Pierre 1956 à 1980, elles se font A la salle dii colli-+:eV puis 
l'année suivante, au chalet des loisirs er au gymnase VIJU, comprennent toutcs Ics personnes +< qui exer- 

cent oour une munici~al icé une cllarge adminis- du collège. C'esr i partir dc dkcenibre 1982 que le 
V 

tracive déterminée par la IoÏ ou par le conseil munici- Conseil pourra tenir ses réunions ii-iensuelles daris 

pal , a .  Les foncr~onnaires travaillerit sous leurs ordres. I'hôtcl de ville de la municipalité. 

Les secrktaires 

L:i Lréqucnce annuelle des séances du Conseil 

.cl:ir,t: beaucoup au  cours du siècle, passanr d'une 
qui~wnine, pendant les preinières années, à qiiarre, 

Pcndnni de nombreuses années, le secrétaire de un rigleinenc en ,907, pour liinii l e  
la rn~inicipalir4, seul officier exécutif d ' un  grand nombre  dc séances r ç g u l i ~ r c s .  L~~ aLitrcs séances 

SECRÉTAIRES-TIU%ORIEHS 
. - 

Nom Prénom Arrivée-départ Nombre cltannées de service 

MET.I\III:R Philémon 1901-1920 19 

C.!RKIEH Thélespliore 1920-1848 28 

D~ILION.~ Gérard 1945- 1952 3 4  

TKE>~~~[..AY Htrvt- 1982- 1985 3 
TRF.\IAI.AY Jcan 1985- 1986 1 

T R E ~ I U L : ~ Y  Hem& 1 986-20 ... I4+ 



sont cons~dérées corrime spéciales. On réussit alors à 

réduire le nombre de séances à environ iine dizainc 

par année, puis le nombre augmente i nourreau 

jusqu'h une v~ngcaine au  cours des années 1930. Le 
changement cle maire favorise la réorganisaciori, la 

restructuration. À la fin du siècle, on rient 12 séances 

régulières, une douzaine de séances ajournées et  
quelques séances spéciales. Le Conseil se réunit donc 
entre 34 et 30 fois par arinée. 

Officiers municipaux 

Au début du siècle, u n  grand nombre de person- 

nes occupent des postes d'officiers municipaux. Ils 
sont iiommés annueuenient ec choisis parmi les pro- 

priétaires par le Conseil poiir lin mandat de deux ans. 

Le Conseil doit ren-iplaçer ceux qui se désiscent oii 

q u i  démissionnent. Certe fonction est importante et 
il faut avoir en avril 1947 de bonnes raisons pour la 

refuser : Li, L r  dénlissiox d e  Ni- Epbren? Cliinlicr à ka 
r6qe d'inspener(i. lh KVuirze. A/ zef id / /  qjde a &)niel- n'a p m  
cl6 r;riron po~tv ref i~~t"~ b c i t e  cikinqe, on propose qlde ju 

c/i;/,.ia.rio~z JO& rEI;/ée er k secrétuire char~e d e  Izli chnnsr- a.l~is 
d? ~ejperce~  Id decarion Cormil. Outre leur nomina- 

Les inspecteurs de voirie sont chargés de l'en- 

rrecien des cliemins de Eront d'un secteur parriciilier 

et sont tenus responsables de la qualité du travail. 

C'est au printemps que leur tâche est la plus impor- 

tante, car ils doivent voir faire réparer les cliemins 
er les routes d'une manière con\~enahle. Les inspec- 
teurs agraires sernblenr chargés de régler les liriges 

entre propriétaires et de dresser les procès-verbaux 

des travails i effectuer par ces derniers, par exemple 

pour l'entretien d'un ruisseau. La fonction d'inspec- 
teur des mauvaises herbes est également liée au 

secteur agricole. Le 2 mars 1942, Le Colueil unttj?i) ul1 

projet d e  i - lm tn r  ~fisanf ii enrayrr la pyuctle dl, mai5 el 

M. Liunel Bégh es1 rrom?,zé Jnspecter~r ih mccu~~atsfi herbu 

c h , g é  chjxirz rejpenev le règlement conctnwv! id pTrdfe chi 

mnü,  le loilit r-onfÎmnément ar/x- insrviiciions reçues cici 
Dépmtement. Ce poste disparait en 1961, mais revient 

en 1978 à la demande du ministère de l'Agriculture. 

Le dernier nornnié à cette fonction, de 1994 à 1996, 
es[ Donald Demers. L'inspecteur de santé munici- 

pale a disparu depuis de  nombreuses années, cetre 
tache relevanc d'un autre palier de gouvernemerit; 
elle consistait surtout à déclarer les malad- les conta- 

gieuses et à veiller à la vacciilation de la popularion. - . . 
[;on, c'esr siirtoiic a la suite de plaintes concernant le - .  . . .. . 

Un s'appuie beaucoup sur le travail de 1 inspec- 
mailvais érac des cl-irrnins ou pour faire approuver 

teur municipal pour régler un grand nombre de 
des factures liées i leur tâche respective qu'il est 

-- ~roblèrnes .  En 1963. Rollkind Houde  cuiiiule Ics 
1 - ~ ~- - - - ,  

question des olticiers municipaux dans les procès- 
fonctions d'inspecteur munic ipa l  et  de  gardien 

verbaux. Certaines de ces personnes semblent étre 
d'enclos. En 1974, Lucien Grondin le remplace er 

rémunérées i l'acte, d'autres sont bénévoles. 
devient directeur cles travaux publics. U n  pretiiier 

inspecteur en bâtiments est nommé le 7 juillet 



1375 à Pintendre. Aujourd'liiii, le d i rec teur  d e s  
travaux publics  cr le d i rec teur  des services de 
loisirs sonc chargis de voir à I'exéciirion des décisions 
de la inunicipaliré dans leur champ de responsabilité 

respective. Ces fonctions, m e z  récentes a Pintendre, 
sont prrsenten-icnt occupées par Donald Derners et 
Michel Foncaiiic. 

D'aiitres officiers miinicipaiix sonc engagés au Cil 
des ans pour appuyer le rrizvail du secréraire. II  s'agir 

en t re  aiicres des est imateurs  et des vérificateurs, 

( ~ i i i  sonc des citoyens de la municipalité jiisqu'en 
1339. Graduellement, des firmes privées spécialisées 

dans It. doniaine municipal les reniplaceront. 

Les sujets traités à la table du Conseil découlent 

des pouvoirs er devoirs détermin6 par le Code muni- 

cipal cr la Loi cles  ciré^ e! z!illes. Les délibérations 

portenc siir Ics prises de décision concernant la cons- 

trucriori de rues, de  l'aqueduc et des égoiirs er la 

prucrccion des citoyens, de leur personne et de leurs 

h~r.~-is. DC 1700 i 1940, les sujets traités concernent 

principalement la voirie et l'agriciiltiire; on noce éga- 

lemenc des intervcricions d'ordre social, concernant 

la ::i~ité cc l'assistarice sociale. Plus tard, vers 1960, le 
G):iscil s'incércsse davaiitage à la jeunesse, aux loisirs 

cultiirels et sportifs, ct on nc parle plus de santé. Le 
tableau 4 montre  l 'importance des divers siilers 

traités par le Conseil au coiin des cent dernières années. 

L'ensemble des siijets traites par le Conseil 3ppa- 
raît par ordre de fréquence dans la figure 1 qui siiit. 

Les sujets plus pertinents soric discucés ci-agrès. 

1.3 niunicipalice, qiii est passée d'un cerriroire 
agricole à Urie cicé iirbainc, ii vu SOI> budget tieaii- 

coiip évoluer et i  cent aris. On coniprendra doi-ic 
facilemci-it pourquoi ce sujet occupe la deuxième 

place dans le nonibre de délibérations au conseil 

n?u~iiipal (2 646 apparitions; 13,17 96). Cette rubri- 

que d<rr>i.ile de toutes les autres. Elle comprend les 
recettes er le dépenses quc le Conseil doit approuver 

oii rejeter, Au début du siècle, ces comptes coricernenr 

siirtout la voirie, niais ~ I S S ~  des comptes d'assistance 

piiblÏque, Ics dépenses de Foncriorioement et celles 

qu; ont trait ilux élections, des comptes qiii parais- 

sent aujourd'hui un peii bizarres, comme celui des 

b2cisses e t  jurés et des renres seigneuriales, les 

conrr;bucions aux organismes de  liar ri té cc autres. 

Plus rard, on voit apparaître les coinprcs polir les 

loisirs, la consci-uction d'infrasrrucrures (aqucduc et 

égoiirs), et les serviccs (téléphone, électricité, cransporc 

en coniniiin, gestion des décliets, erc.) et la procec- 

rioii civile (police cc pompiers). Cette riibrique inclut 

les empnints et les demandes d'octrois pour les travaux 
de voÏrie. 

Le tableau 5 morirrc l'évolution par carépories 

des rccectes e r  dépenses d e  la inunicipalité de 
Pintei-idre entre 1950 et 1993. Bien qiie ces c~régo- 

ries ne soienr pz .  les rnénw~ que celles iitilisées dans 

I'aiialyse des procès-verbaux, on peur voir dans l'en- 

semble I'imporrance de l'évolution des activités enrre 
1950 et aujourd'hui. O n  observe daris ce tableaii que 

Pintendre s'impliqiiait peu dalis Ic dC-veloppen-ienr 

local aii débiic des années 1950; cet ircm builgGtaire 
resce miniiscule. L'implication ri-cencc de la miinici- 

palicé dans les loisirs et la culture sc reflcce par la 

croissance de ces items depuis 1975. Le transfert des 

budgets du gouvernemenr provincial aux muriicipa- 

lites cxpliqiie I'iti-iporrance de I'augmciitacion de 
ccrtains Ludgecs dans les dix dernières années, ainsi 

le budget de la séciirité piibliclue passe de i -5 454 $ 

en 1980 à 92 52s S ei-i 1990 er à 709 800 $ en 1999. 

Lc cableau 6 monrre I'évolution des revenus et 

dépenscs géiiérales de la municipalitt. Le i.:tidget 

p w e  de 2 540,20 S en 1930 à 4 358 700 $ eii 1999. 
Ces cliiHrcs manifesceiit la croissance de la miiiiicipa- 

lice dans le dernier demi-siècle, l'inipliçacion de 
celle-ci dans les iiifrastructures et les scrvÏces ..!firrs 
aux citoyens, ces derniers étant prariquernenc inexis- 
tarirs dans la pretiiière moitié du siècle. 

Rôle d'évaluatjon et taxes 

Le rôle d'évaluation érablic sur quelle biise sont 
imposées les taxes incluant les faccures d'rntretieri 

des cliemins de front, qu i  liermettelit au Coriscil dc 
fonctionner. C'es t ainsi qii'eri 1922 lu éwlitcrteavs 



LISTE DES SIIJETS UISCUTES PAN LE CONSEII. MUNICIPAJ, PAR ORD'RE DE F&QUENLE DI.. 1901 À 1938 
-. 

Sujet Eréquence 96 
. . .. . . . . . 

Voirie 3 383 16.84 % 
Trésorerie 2 646 13,17 % 

DCveloppement rés;denriel 1 1 7 3  5 ,S4 ?4 
Aqueduc et égouts 1 142 S,68 % 

h~ppnr r  avec Ics gouvernements 1 140 5,67 % 
Adopriun des règleinents 1013 5,04 5% 

Services 97 8 4,$7 %, 

Loisirs Y79 4,37 5% 

Zonaçe 803 4,OO % 

Taxe 744 3,70 c-i 
Fonctionnemenr 6 12 3,05 F 
Environi~ciment 585 7 3 3  c". 
Agriculture 545 2,7 1 9% 

Nvminaiions 5 16 2,57 % 

Evaliiaricin 495 2,46 % 

Société 4 2 0  ?,O9 % 

Inspecteurs 379 l,89 7 

Liriges 342 1,70 7 

1 ndiisrrie 326 1,62 5% 
Elections 3 12 1,55 ?i4 
Téléphone 220 1 ,O9 '3% 

Assistance publique 211 1,OS % 

Protecriun civile 192 0,86 9% 
Pompiers ISS 0,94 % 

SantC 182 0,91 % 

Assurances 17 j 0,8G % 

Transporr 99 O,@ % 

Obl içarions 94 0,17 5% 

École 9 3 0,46 % 

Alcool 6 3 0,3 1 96 

Union des I\.IunicipaIirés 6 3 0,31 % 

Annexion 3 4 0,17 96 
Personnes âgées 24 0,12 9% 

Service des pusres 20 O , l O %  



Figure 1 : Courbe de fréquence des délibérations selon le sujet 
1901 à 1999 
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Catégorie de rececces ou dépenses 1950 1960 1370 1980 1990 1997 

Recccces 

Taxes 

En lieu de rases 

Transferts (subveritions) 

Aurres recettes )ocales 

Services rendus 

Dépenses 

Administration générale 

Sécurité publique 

Tiarisport (voirie) 

Hygiène du milieu 

Santé PI. bien-être 

IJrbanismc ec développement 

Loisirs cc culture 

Frais de Financemenr 

Foiids spécial : accivirés locales 

Iin[ii~biIis.i c rions ' 

Total 2 6 3 2  20015 97323 1165150 2 8 2 0 2 6 1  4442300 

Siirplus (déficit) courant (32) (1 561) 11441 (83 038) 148 114 (83 600) 

c/ol.i,enr s'c~tqr~érir. ( 1 ) {le Id vake~fr. des pi.opriif"'f, (2) cl'e 
I<?e dtj proprziairts. ((3 de b grmidr.~~.~' ferres clffl'- 
rhées et (4) dk~ le-i.i.t~ en forf t ,  ((5) dinscriw Its n o m  & j j h  
aj'clnr 21 ans tel trdzizdlnn/ .rai. l e  bien pdlernel. 11 revierit 

au Conseil de tenir les listes à jour selon les change- 
n-ierirs de propriétaires. À panir dc 1929, le Conseil 
doit homologuer son r81e d'évaliiation et en crans- 

metrre des copies au Conseil de comté et au Bureau 

d'enregistrement. Touces les rnodificatÏons au riile 
d'évaluatiiin sont inscrites dans le livre des délibéra- 
tions lusqu'en 1972, et approiivées par le conseil 
municipal. Le 29 février de cetre anni-e-ln on peut 

lire que rl'dpl-.Er le BILL. 45. adoplé ré~$wmriz/ pdr. 

IA ssrmblée nniiondle, il jemhlr qlie Irs mn;iu,7iripdl/téj miziles 

ne pemer~t lég!t/ewen/ prendre de ~si'érisiot~ Irnrné~Eiate r-onier- 

rin!7l /u tvr$niun et I'homt/!~gal?on d'lin I . ~ / ' L .  d*h.:dli~~io~7; 



Dépenses 
tordes 

2 633 
-1 022 
4 424 
5 960 
- 

6 778 
-. - 

1 1  790 

17 080 
14 565 
20015 
26 604 
66637 
- 

GS iGI 
Ï r  243 

82 344 
95 330 
97 308 
93 267 

97 923 
160 745 
136 650 
158725 

206 397 

Surplus 
(déficit) 
cmirant 

(92) 
17 

(521) 
346 
140 

(477)  
..- 

465) 

( 2 3 3 )  
( 1  OS31 
(1  5621 
( 1  316) 

( 2 5  94 j) 
- 

S 15) 
5 427 

1 1 493 
1 1 090 
7 458 

( S  366) 
11441 
4 154 

(12 jz:) 
( 5  719)  

2 452 

Année 

19?5 
1376 
1 9 7 7  
1078 
1979 
1980 
1981 
i 982 
1983 
i 984 
1985 
1986 
1 787 
1988 

1989 
1390 
i 93 1 
1992 
1993 
1994 
1935 
1336 
1937 
1995 
1933 

Revenus 
tOC3US 

269 07 1 

413873 
439 674 
398 199 
779 5.38 

LOS.? 112 
1746 500 
t 837 733 
2031 117 

7 13007'1 
2 IO1  903 
2 300 068 
2 4 3 1  230 
2 576 058 
2 791 -120 
2 068 375 
2 890 2% 
3 562 547 

4 108480 
4 154 575 

4 643 048 
4 559 42 1 

4 343752 
4 560 704 
4 35s 700 

Dépenses 

rotales 

267 559 
41874  

482 332 

590 977 

744 668 
1 165 15  

1 6 4 5  778 
1 776 . i X j  

1 939 88il 
2 034 847 
7 062 183 
7 730 538 - - 
2 3d5 362 
2469611 

2 67 1 807 
2 820 26 1 

2 818 061 
3?68517 
3 892 92 1 
1 7 9 1  846 
4 151  224 

4 314938 
4 O36 539 
4 375 3 5 2  
4 442 1300 

Surplus 
(déficit) 
cnurünt 

1 3 1 2  

(4 873) 
292 

7 ' 7 2  

35 170 
(Y3 03Ki 
101 222 

61 308 
34 278 

60217 
6 58s 

10 039 
6 65 1 
84 1 l -  

i G < ) B i ?  
14s 114 
72 101 

291 0.30 
2 1s 5s') 
'362 669 
491 S2-i 

244 683 
313 21 3 
185 152 

(53 600, 

Sui i rcc Érsr dcs revenus r r  dépcr ists de [LI rnuniripalitt incius Jaris Ic rap~iurr dnnuel du icrifcateur.  

1x surplui ou déficit couranr esr cal; ,116 avant tourt a f f ~ c r i c i n  

N U. Les donnws manqurnr pour Ics a n n k  1054, 1356 er 1963 Ccllcs dc 1!)')5) siiiit proviwiri-.;. I.':?iiyiiicnrariun cuilsidérnblc qui sr 

pruduir i pdr t t r  dc 1962 provieor de I ' in~ius ion  Ju financenient dr l'aqu~.duc Er dcs igours 

ron~iq~/enlmeni. il esi résoh q ~ j ' r t n e  de!em~rscl~~ soit Jaitt 2 b À l'été 1971, il y a erirence avec 1:i ville de E v k ,  
Com~nijsion m;l,nicipale de bien t;o/~loir nut0r.i~-er nfitre er c'est li que sera préparé le nouveau ide d'évalua- 
rnut~A-$nlit(. soif : > er/gnger sfs &édxaterm po~tr k~ crin,&- rion. Les révisioris devront cricore être acceptées et  

/ion diln ~ o f t 7 i e m i  rôle A'h~f/iariun o ~ r  i exrenslonner le approuvées par le conseil municipal. C'esc In respon- 

t e n ~ ~ e i i e ~ ~ i . 0 i ~ n 7 ~ ~ a ~ ~ c ~ r é ~ ) i ~ i o ~ z ~ e r ~ l ~ r n e n t c n I 9 7 2 . L a  s a b i l i t é d u c o n s e i l d e ç o m t é d e r r ~ a n c i a t t . r l e s  

firme InForn-iarel inc. est engagée pour hiire la révi- évaluateurs polir la mise à jour du rôle d'évaluation 

sion du rôle d'évaluation le 4 3oUt 1972. et le coriseil n-i~inicipal reçoit régulièreriient avis que 
le Br~l-er/;l, de révuiuir dr l ' é r d ~ n i z o r ~  /Onrtèt.e. siicqrr;;7 ù 



Pintewhv, I: . , I p l tu  ên~o~dre h~ phirila d remins m731ri- 

b ~ ~ b l e ~ .  A partir de cette dace, l'évaluation foncière 

n'apparaît plus dans Ic journal des delibérations et les 

plaintes sont cransrnises au Bureau d'évaluarion 
foncière. 

La voirie a de tout temps éré une  responsabiliré 

municipale. Au débuc du siècle, elle pend la part la 
plus importante des délibérations du Conseil, car elle 
est directement liée au développement de la commu- 

nauté. Les routes  carrossables pe rme t t en t  les 

déplacements et l a  communication entre ciroyens 

sur un terricoire donc le sol argileux devienc glissant 

et boueux à la moindre pliiic. A la table du  Conseil, 

ce t te  préoccupation s'accroît à mesure que les 

moyens de rransport s'améliorcnc, de sorte qu'en 
cent ans, c'est l'irem << voirie b, qui est le plus souvent 

rra.ité (16,8 %). Cet élément regroupe d'abord la 

construction de chemins, le paiemcnr cles comptes, 

puis I'installation de clôtures. Après 1950, la préoc- 

cupation d u  développement dc  la municipalité 

urbaine prend de l'importance. Les mes de la muni- 

cipalité s'ouvrent une à une, le nombre variant selon 
les années. II est également qiiestion de demarides 

d'ocrrois pour l'amélioration ou la constructiori d e  

ces chemins et rues. La figure 2 montre la variation 

de Ia fréquence des délibérations concernant ce sujet 

au cours des cent dernières années. 

Figure 2 : Courbe de fréqucncc des délibCratiuns concernant la voirie 
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Barrières à péage municipnli té.  Comme ce systl-nie donne entiere 

sarisficcion aiLu résidants, la demande est refusée. Les 
Sur la <( route Internacionale ), de f iv i s  à Jachari, barrikres à péage disparaîtront tout de même entre 

à chaque bout et avanc la création de la municipalité, 19 16 et 19 18. 11 semble qu'elles seront réiriscallées à 
il y avait iine barrière a péage, gérée par Urie commis- 

l'hiver 1948, sur la route Lévis-Jacknian et roiijours 
sion chargée de I'entrecien de cerce route avec en fonçrion en 1950, car cerre année-la le Conseil h 
l'argcnt perçu. En 1914, monsieur Vien, alors préfet, 

Sdini- Loui~ de Pintendre prie hwmblement l'bonor-abte 
fait uric première demande au Conseil de s'adresser 

rniuistre de /fi Ibirit d'.&o/ir Ici bdrr.ières clr Scort u ch 
au ministre des Travaux publics pour obtenir l'aboli- 

Piniench @el rle Pt-endre a ses fidis dè1é3 I'hlver pl-~chain 
cion des barrières à péage dans les limires de la  

I'enti.etien cle la route. 

,ommlssion aes ~ n e m i n s  à BarriErel 
Sud, à Québi 

rive 

TTESDU ciirc, prtr nritbrii A .rL<gisaeiit,, IPS ~ y n d  ch oni 11 
de Itl rive s~icI, B QuGbec, ~5 l c ~ r  cl 
cli~nun:: prijs clci QiiC:ht-iri, et. sorit, niii:orisc~ii IL percevoir 
tlcs t,niis ails bar'rii!i.es clii'ils y ont  btütïliins afin tle 
~iourvoii- ;l 1'ei.i:rt:tirii tlcsrlit~ cheniiiis et  si1 ri:iit'!iiclit. 

(IPH nldient,io:is ct rlc'l-i~ntiirrs clii'ils orli, E.t6 niitorisc~s 

'i~~tdri!t: p i l l d i ~  
rient iIr: poiirvoi 

,i,;,,,,,,, i t  :i L'e!itrntieri !iitiir ilestlits chcrii~ns r c  (i':ii,ciirr 
3 barrii!rrs e t  i.i>iis 11r.s pr;riic dc. li~cnnc ni 
i~i i i  ont  (.t,i'! ilnt.6rinurc:mcnt :III t.iuris(:s : 
(::luses! Sa Jliijratc'!, d c h  1':ir.i~ rti cl11 cc.)ii: 

lient ciil (.'onseil li:gislal,if (?i. dc I'+-lsstirrihli't- 1c ' :~ i s l : t t i~~~:  
t :  Cliii:!)i?c, rlCcrCtr ce qiii aiiit : 

1 .  IA1i. Coniinisc;iorr cles syiid~c:: rlrs rhrniiii?, :; , , , ~ v i i ~ t i o ~  
$~l&l)ec, 
12.5, et7 
rle droii 

l? corn- 
i91011. 

ciriipt:tT 
par le 1 



. - . - 
5 . -  

Chcrn,ns d'hiver 

Du  début d u  siècle jusqu'après l a  Seconde 
Guerre, la circiilacion d'hiver se faisair siir dcs rouces 
r;il>Ces pour voiturcs à clievaiix. L'entretien des 
chemins d'hiver est u n  service essentiel et exigeant 

polir une inunicipalitt. La prem il're demande d'en- 
tretien des cliemiris d' l~iver prov;enc le 4 ocrobre Pg 
1904 de X n z ~ l ~ r  C o l f ~ / / r e  et ardfues dt~nunde?lt qile /es 
rhcrnln~ dhiwi. soitnr entuettnbti flm,ile kzrge//r de ~. ix  pitaIr, 
en ctiirsCy?teni..e r l  propo~é [. . . 1 q u ' i ~ n  règlemt71t SOIE fiarrjé 
d ~ ! ) : j  a jens paru 109/J / e ~  e~-be?îz2~s iwrbczlijJj de celte m/intcz- Ot~vzi?r~re i.hen~in d'hiz~er tn nvrr) I P j O  

paliti. Les contribuables doivenc donc défrayer 
annucl lerncnt  le co6t de I'entrerien des chemins les 4 irpenf~ et chni er Lej hafises IOILS Ies 90 PZFG/S. L'e~1r~'ep4~'- 

d'hiver. Des directives précises déterminenr la bçon netti, delw ~drrlijer. ?/ne grutle dt 6 pied cle !~nige/ir. La 

de faire en 1918 : Cortcerngnt I'tn!reripia d'hiver de la ccronde pmtie c l e p ~ ~ z j  Id railse ~ l t ,  la RiviM.~ j?(.qrtJ2 f'ex~ri- 

ra;/re ~ i ' ~ t z i ! t .  il a! propose (. . . ] qi/e h wnre J;?MIPY joli  
mil,:' i,otd eI7trrtenrie donble er hdijée de Ia rnêrrle n~dniire 

entwleiirw i.onrnie chrmh si~nple &PIII~ ld rollte de Sr- !Henri p i e  b prdcéde-rite. LXCI entveprenucrr se-ivrrt t e m u  cle ~Ji6.ner 

j:t.rq/i 2 th ?ri//re c h  hi Ri~zè.re sn phçattt des renrontres r o ~ t s  
{in r.o?aii.dt se ~ . e l ~ c / m r  r~sponjables  de^ clommnqes ri~-ul~n,fr 

~ I I  : t ) ~ r ~ ! l  zis état da rhe7niru s'if y ,ci lieil. 

Le sc-crétaire-trésorier procède snnuellemenr à la <(vente. des chernÏns pour  l 'entretien d'hiver. Cettc 

"vente >) est ensuite approuvée par le Conseil er publiéc ainsi : Lorcli lu 2 nor~~nbtp 1936, 2 /'issue cl/{ Serrke c/z!luln 

n7ririn a dprès nvis clonnt Ie Dimdnche précideut f i i f  i:e~zdit & Ia plm bajse clemWre enchire al, i . & i j  iluztvefien d'hi~ut 
deic c l iw i ' se~  w//tes de ILZ M;fnir$diié et pl fi; cadj~cgi chns 18rdj.e suii:ant : 

Route Sorosro 

R. des Couture 

R. du Village 

R. Pintendre Sud 

R de la Station 

R. des S arpents 

Chemiii tieiif 

R. Arlakn Sud 

R. Pl? isance 

R. Piritendre Nord 

R. Sc-Georges 

T. C. Si.-Georges 

T. C. Bewharilois 

R. Ths Dumont 

R. E-X. C~ucure 

R Arkinson 

Ferd. Giiay 

Pierre Coucure 

l o s  Carrier 

Arthur Demers 

Benoir Couture 

Alex Carrier 

Damase Bégin 

lvilfrid Coutiire 

Léonce Rue1 

Philippe Dumonc 

Jos. Audet 

Jos. Audet 

Édouard Samson 

Isidore Couture 

Jos. Aildet 

Noël Bélanger 



Certe façon d e  procéder se poursuit jusqii'à Graduellement, les résidants ruraux qu i  onc des 
l'ouverture complèïe de tous Ics rangs à la circulacion véhiciiles automobiles dksirenr les utiliser route 

automobile au débuc des annees soisante. l'année, mais, p~iisqiie l'ouverture des rangs est à la 

L'ouverture des rouces à la circularion aucomo- 
b ~ l e  pendant l 'hiver se fers très gradiiellemcnr, 
d'aborc! en 1942 avec la route Lévis-Jackn-ian : Entrg- 

i i sn  ~ / e  le~cir ruille Lk~ij~]arkrnai i  dccovdé al4 Clitb ' l e j  

A~/romobilt~ de  Bemtcn.~ille, pour I'hzret. 1 942. Cette ini- 
tiative n'aura PX. de succès. À partÏr de cette année- 

là, lé Coucil aclîem~ne des demarides ail mjnistèrc de la 

Voirie h n  qu'il prenne diarge du collr de I'our~ercure de 

la rouce Lévis-Jackman. Eue le sera en 1945. Ensuicc, il 
Cxllüir entretenir les acces I la roiite Lévis-Jackman, 
seule voie ouverte à I'auton-iobile. 

charge des propriéraires, plusieurs s'opposent à tout 

décret de municipalisat~on des roll tes rurales ec, 

malgré le désir de cerraÏns, cet entretien d'hiver se 
fa i t  lentement. En 1960, certains cheinins sont encore 

enr-retenrw poldr W ~ I ~ O P  glissnnle. ccpenclant 1 cs frais de 
déneigement sont enfin couverts parriellemcnc par 
des siibventions du goilvernement. Le c l~mat  écanr 

ce qu'il est, ce sujet revienr annuellcmenc, pour décider 

quels encrepreneurs seronr engagés ou quel équipe- 
merir sera acheté  afin de maintenir les routes 

ouvertes dans un  état convenable. 



Routes er trottoirs 

Dans la première moitié du siècle, les proprié- 

taires habitant un secteur en développernenc doivent 

s'impliquer dans la construction de la route. On peut 

lire en 190 1 que ke jecritaive soit autwisé 4 Jaii-e Ie 
~ n e s ~ / r m e n r  c~~ijsitd~ 411e pojsible 61 rie clonner- d C ~ L I C I I V  d e s  
cunrriulldliles sa part de route et ~iGt~tre ait p.ru~ntu chi &le 
d'éuctlrrdlion; et en 1 902, lequel chemin sera omJeet.I, jimqé 
rr ponté attx J1.a;~ de t t ~ t ~  les propmétrtirej de ferre de 
Ark~tka-Stcd e! Concession Gen?clrts, lui-sq~ic le dit chemin 
Jerçr amerr. les Edmond Ditmont cf Isid~re Bhnchet 
sejuinr fent/s ci b con/%lniun de i-l6/rires et 2 I'enmtlen d'icellu, 
ninst qtte de LJen/uetie7t de ce cbelnin en fczce de ielrrj 
pj-opriéth respec/iues. La consrruccion de ccs chemins 

est vendue ait plus baç offranc : LA wnre seriz bile 
pl{bliq~(e~nen! G . . I  sirr GRF Iiekx ~ I I  i h m r n  n~m~akmhé u 
,rois heures r i  I'apuk-niid. Lorsque la coristruction des 

routes implique I'expropriacion de parcelles cle cerre, 

ce sonr les évaluareiirs qui en fixent le prix. 

Comme les chemins ne sont pas déneigés l'hiver, 

on peur s'imaginer facilement les problèmes de 
circulacion des piétons au cencre du village lors de la 

fonte des neiges. Lorsqu'il est question de trorroirs, les 

résidants doivent les construire et en défrayer le coût 

en face de leur tnaison. Les règles sont d'ailleurs très 

pricises : 1 I t  sevd comr~rlit &J trviioirs artx et!z~ir~ns 

~ ' É ~ ~ l i ~ e  azx f ia i~  er cl~rges du pivpri6tairzs Pmpkrcii&rar 

rle I rois pieds Je hrgeui: fcrits m e c  cies madriers de troi~. 

porlm Jépépaissettr een fwnt tom les emplurwnerzis loi1ti~ or{ 
vcr~dri. et hs L ~ I M  E V O I T O ~ ~ S  rk.Ytv.on/ se colaiin~~er nt1 f i r  w 2 

rne~ i t re  qlie hj ernpldcemena se lortero7rt. 2' Lej travttltx 

seront faits ~ 0 x 4 s  h sitweil/fince d/t71 o f i c i r  nommi pa.v le 
Culueil ef Ie &hi accar-dé s e m  j/,sqti au Ier  j t~ïn 1905, SI 
le travail est fair par un entrepreneur, le Conseil se 

charge de r6parcÏr les frais entre les propriétaires 

concernés de la m@me façon qu'il procède pour  

répartir les frais de consrrucriori d 'une route. Les 

trottoirs de ciment tels qu'on les connaîc aujourd'hui 
o n t  é t é  construits c n  1964 à la demande des 
résidants du secteur <( village er payés par tous les 

contribuables à même un  empriint à loiig terme de 

10 O00 $. 

Rues de la municipalité ec développement 

résidentiel 

'Fant que le secteur rural n'est pas complètement 

occupe, il n'est pas question, semble-r-il, pour le 

Conseil de développer les rues de la municipalité. 

C'esi: ainsi qu'en 1948, on retrouve une première 
demande de verbalisacion de I'ouvertiire d'une rue 

par le maire Alplionse Couture, qui sormtl nu Consezd 
L p b n  d'lnle zotrvelle m e  or/ve.rle pal- k/~i-mt?ne la 
j~bdi~'i~ions qwr' I'ac~-ompagnent chnr le tt.irxh  es^ diviii en 
lots 2 bdlir,.. C'esc le débuc d u  développement 

résidenciel. Les rues Plante  e t  Audet furenr les 

premières à être acceptées par règlement. L'ouver- 

rure des rues se fair en concordance avec le dévelop- 

pement résidentiel, sujet qui occupe le troisième 
rang (5,S4 %) dans la fréquence des délibérstions d u  
Conseil, même s'il ne fait soli apparirion qu'après 
1950. La figure 3 moncrc l 'évolution de ce 

développernenr. Il est débatrii amsi fréquemment que 
la voirie, l'aqueduc er les égoiics. C'cst la constmccion 

de l'égout municipal au mÏlieu des années soixante 

qui a démarre le développemenc résidentiel et celle 

d e  l'égout Ïntermunicipal  à la fin des années 

soixrinte-dix q u i  a d o n n é  le coup d 'envoi  au 

développement résidentiel qu'on connaît. La figure 4 
montre q u ' à  part i r  de 1960 la fréqiience des 

déLibCrations conceniant ces trois sujets se suit de très 

près. Dans les années 1980, on encourage fortement le 

développernenc résidentiel er ceci se répercute sur la 

fréquence du sujet lors des délibérations du Conseil. 

Les procès-verbaux montrenc  q u e  le 

développernenc rtisidentiel ne peut se poursuivre selon 

le boii désir de chacun : ii doit êcrc organisé et planifié. 

Déjà le 13 avril 1965, le Conseil passe u n  règlcment 
créant une Commission d'urbanisme, qui a pour 

mandat de C O I I E ~ ~ ~ T  d'fine fqn e&me It ckveloppeinent q~ii  
J$$ECFZ,I~ pi&enre~wnt SUT .k .tmikOlYP de St-hflU-ch- Pzndmd~~. 
1.e règlemeor accorde à la Commission certains 

pouvoirs pow rhliser ses objecrih er décrète le nombre 
et la qualité deç personnes qiii y siégeront de même que 

leurs Wonaions respectives. Cette Commission prend en 
consiclération les demandes de conscnictiori et voir à 
l'application des normcs qu'elle a fait graduellement 

adopcer par le Conseil. 



La Lor  sur. 1~7 p~armlon 1r.r~i1oir.e dgi.ii.ole. adoptée décher S. Les secreurs du  Lac Baie d'Or er du Lac 

cn 1978, ainsi que certaines lois sur la protection de Beau Sable ont causé le de problèmes au coiiseil 

l'environnement passi-es après 1975 onr ameni  la muriicipal. Les rues du Lac Baie d 'Or  sont maintc- 

Commission à adopter des règlements de plus en nanr conformes, mais celles du Lac Beau Sable sont 

plus sésères  afin d 'évi ter  les développements encore dérogatoires. 
anarchiques. A partir de 1989, elle applique les 
normes d u  plan d'urbanisme coriformément au 

schtma d'aménagement de la MRC de Desjardins. 
L'implantation de ces règlements a parfois mis le 

Conseil en face de faits accomplis, les conscruccions 

anciennes ne répondanr  pas a u x  normes des 
nouireaux règlen-icnts. Souvent, les maisons i-raient 

trop près les unes des autres, les rues trop étroites, et 

il devenait dÏfficilc d'offrir les services tant désirés par 

les citoyens tels l'ouverture des chemins I'hlver, les 

À partir des années cinquante, la municipaliré a 

donc pris cliarge du développemeiir des nies et installé, 

aux frais des contribuables des secreurs dessenlis, les 

services d ' aqueduc  e t  d 'egoi i ts  avec l 'aide du  
gouvernement provinc~al. Depiiis la fin des années 
clua~re-vingt, ce sont les développcurs ,) qur sont 
responsables de la c~nscri~ct ion des rues, selon des 

normes précises. Ces rues sonc ensuite remises à la 

municipalité qui doir les entretenir. 

services d'aqueduc et d'égouts et la cueillette des 

Figure 3 ; Courbe de fréquence des ddibérations concernant le 
développement résidentiel à partir de 195 5 
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Figure 4 : Comparaison des courbes de fréquence des délibératio~is 

coricernanr la voirie, le développemei~t résidentiel et l'aqueduc et  les 

égouts à parcir. de 195 5 

Aninée 





À niesure que les années passent, le Conseil tire quari-c voies, des vastes installations de Pjnrendre 

de plus en plus prof~r des moyens qui sont mis à sa Aucoj et  de la voie [errée du CN, à l'emplacement de 

disposi t ion pour embel l i r  la munic ipa l i té  e t  ce qui était autrefois Carrier-Jonction. 
améliorer le sort de ses citoyens. O n  n'hésite pas à 

informer les conrribiiables des dfiérentes formes de 
subventions d~sponibles pour rénover leur résidence. 
C'est ce que propose le Programme fédérallprovincial 
pour I'améliora tion des résidences (PARCQ). 

Notons que la mlmicipaiité a donné à la plupart de 

ses nies leurs noms actuels le 9 fivrier 1973 er les nu- 
méros civiques ont étk établis le 4 septembre 1973. 

Conme le montre le p h  d'arnhagemenc n-dessous, 

le tcrrain est déjà quadrillé et loti, les rues tracées er 

asph;iltécs e t  les services d'utilité publique {eau, 

égouts, électricité) sont  installés en vue  d'accueillir 

les clikntç industriels; les premiers arrivés soric déjà à 

I 'eii i~re sur place et les plus importants s'apprzcenc à 

construire en l'an 2000 urie meunerie de taille, à vo- 

cation rtgionale, voire provinciale. Les invesrisse- 

rnencs déjà acquis pour le parc industriel dépassent 

la cinquantaine de millions de dollars. 

Le Leournanr du siècle et du millénaire voit se r a i -  Le maire Albert Lachancc et le conseil milnicipal 
ser  :l Pin tendre  le projet d ' un  parc industriel ont r;ussi à faire la hi i,i/icr 
d'envergure. permettre à la niun~cipalité de posséder I'infrascruc- 

Les terrains onr été acquis e t  amCnagés à pr0x.i- cure ferroviaire nécessaire la desser te  d e  la 
mité de la route di1 Président-Kerinedy, élargie à rneuricrie cc du parc industriel. 

ECYCLAi 
TRANS* 
PNEUS 

RG INC 

MRC dt. Do 

3 ina 



L'histoire de l'aqueduc et  des égouts miinicipaux 

commence en aoUr 1934 par iine plaince de mauvaise 

odeur adrcssée au Conseil ~ 4 1 .  certnin~ inléi.tsh c h  vil- 

lage did bit qlie /'égoti/ prjnc~pul ,le 16 rend pas d kz viiiièi.~ 

et qui pagois jet te !/ne très mdl~uaise ode~rr. Celui-ci 
Ilermndt au ckp~ité or/ d l'l~?gén~eitlrl. ch procriver à ILI rtluni- 
ripalilé un tlrqfdic &gui/! POKV ronnectcler. nit ~?qiard exi~tdnt  

p sw  se rendre ~tfiqn'à la rzkièrc. Deux ans plus tard, le 
1" juin 1936, une lettre di1 sous-ministre de la 

Voirie, r~cz'uts~ée G J J ~  C:/li.é, confirme qu'il Fournira le 

tuyau d'égout qui pusera sur la propriété de dame 
Aubert, à condition que celle-ci paie pour I'insralla- 

tion et le remplissage. LR (3 juillet 1936, le  Conseil 
approuve une résolution corifirmant I'in.itdllat~on ch 
rrlymt d'bgozit, réparii S)/Y iej  , ? e l .  lnféressh q~ii  /Uti/isent. 

Comme le montre  la Figure 5 ,  les discuss~ons 

concernant l'aqueduc et les égouts municipacix ne 

reprendront que vingt ans plus tard. 11 est quest~on,  

en décembre 1958, d ' u n  fossé creuse en vile de 

Figure 5 : Courbe de fréquence des délibirations concernant l'aqueduc 
et les égouts 1930 à 1998 
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constituer une réserve d'eaii dans Sorosro et d'ltne 

req~êfe sig71ée pdi- 23 r v ~ z t r ~ b / ~ ~ l i l e ~  d!i lilllhge bdr ldq~iulle 
rt//x-rs' ddman&t.nf la coj/iti./rr-t?on dirn égont rn/o~ic~pnl 
&ns le r~ilh~e en jiiiller 1959. Les pressions viennent 

éga lemen t  de la compagnie Kcnnebec Knit t ing 

iLIills, qiii a besorn de beaucoup d'eau pour améliorer 
sa production. O n  creusera delut puits d'essai pour se 

rendre i I'év~dence que le sous-$01 ne contienr pas 
suffisamment d'eau. Le Con$cil se tourne alors vers Id 

ville de Lévis qui, agrès lin premier refus le 1"' nial 

1961, se voit coi~rra inre  par la Régie des services 

publics i foiirnir de l'eau L Pintendre. Pendanr la 
même période, la niunicipalité doit prévoir un érang 

cl'oxyd;irion, ce qui néccssire I'iichac d 'un terrain 

pour I t  réservoir et la station de pomp~ipc. Rolland 

Idoude est nommé surveillant du réseau. L'inaugura- 
cion cl11 réseail d'aqlieduc et d'égouts a lieu Ic- 2 sep- 

teriibire 1362. 

lirui(,-i(iit~ ion dt1 I . ~ J ~ C I I /  ~( 'q r l cdr t~  en 1 962 - 
Ds galrc/~ ci di-oilc : L i n  Bo~rt in, p r i ~  ~dtrrr di} id C'Uinmicsion srokltise; Jecrn- hIaule Drrt~eir, :%i17It'd~TPIIY: 

&i/é Catr?cu, conseiller: Gc'rar d Bo,ic/gdi.d, dii.cc,étii. yinérctI iI i i  Id Ktnirebrc: I.o:iir Cdrrit.u. mnin P , T ~ U I ;  

Girdi.ci Dnmu,~c, ~er- t i tar  i.c - r  V ~ F O Y ~ B Y ;  Joseph- H e n  h b r i e .  in~lirz: Jojtph htnberr , 1-//ré: 
Thoinnr Larnberr; TLItsphoia Cdnrit~; Rolcit~c! D![/,?onr, ron/ntr.friii;. hl. L.crngldis; 

/ i i ~  en~f~loyi  dt M .  L~ng ld ls :  Gilles Boisser{tr, U L ~  ~stunf d e  GGf!rd Bolci i ' l r ~  t d 



Les inren~entlons di1 Conseil au suiet de I'aque- 

duc  e t  des  e g o u r s  d ~ m i n i i e n r  l é g '  l e c e m e n t  e n  

lmpurtance dans les années qiii siiivent. Elles consis- 

cent surtour i octroyer des permis de raccordement, 

A ajuster les tarifs de con-ipensatian, i approuver les 

dépenses occasioi-inées par la station de pompage, 

I 'entretirn di1 résenu et le dé\beloppemenr domici- 

Iiairt. Dans les aniiées 1990, le Conse11 profite de la 

réfection de la route Kenned}: pour prolonger ses 

sen7ices d'aqiiediic et cl'égouts jiiçqii'aii parc induscriel. 

Les décisions concernant les travaux d'aquecliic 

et d'égo~its sont nombreuses et  ericraînerit u n  cerraIn 

nombre d'iiiterrogaticins et  cle contestations de la 

par[ cies citoyens inqiiiets des coîirs engendrés par 

ces développeinen ts. Comnîe le Conseil est impiica- 

ble pour I'exéciirIon de ces travaux, roiis les détails 

rle constniction cloivent être appro~ivés, d'oii son uiipli- 

cation consrante dans ce domaine. Dans le budger de 

la ini inic~pal i re ,  ce sujet  esc inclus dans l ' i t em 

/13:yiine dJ/ mil& q u i  coniprend l'enlèvement des orcjiires 

ménagères. 011 peur apprkcier dans ce budget I'aug- 

mentacion des coiits engendrés par ces travaux, qui 

sont passfs de l'infme somme de 205 S à celle beaucoi~iiip 

jduç subscanr~elle de 730 GO0 S de 1950 i 1399. 

Raccordement avec Saint-Henri 

A la fin des a i inks  soixante, la municipalité voi- 
sine dc Saint-Henri-de-Lévis désire offrir le service 

d'eau potable a ses citoyens. Cependant, comme a 
PÏnrcndre, i l  n'y a pas suftisammtnt d'eau dans le 

sous-sol priiir desscrvir la population. Saint-Henri 
demande de se raccorder au  réseau Pintendre-Levis. 

Cette deinande est accepree à la condition de ne par 

diminuer le débit pour les Pintendrois. Le projer de 
S a ~ n t - H e n r i  intéresse égülemenc la coinpagnie  

Kennebec Knirting hfills, car elle a iin besoin cons;- 

dErable en eau  et ,  de plus, une diminuclon de la 

pression rcnd ses services d'ii-icendie inopérants. Plu- 

sieurs rencontres onr  lieu afIn de  conclure une  

entente. Pincendre signe une preniière convention 
avec Saiiit-Henri le 8 avril 1969 et ,  le 3 novembre 

1970, le Consçil de  Pinrendre accepre la consrruc- 
cion de la c o ~ i d u i r c  d'aquedric Pintendre-S. nrnt- ' 

Henri. 

Chaque année, on négocie dificilernenr le prix de 

ventc de l'eau. De plus, en 1974, la construction 

d'une nouvelle s cation de pompage s'avère nécessaicc 

dans le but d'augmenter la pression de I'eau dans les 

deux villages. Dix-huit mois plus tard, Lin règlement 

prévoyant le partage des coûts de nioÏtié avec Sainc- 

Henri  est acceptk. En 1975, on doit relocalraer la 

station de pompage d e  Saint-Henri.  Les frais de 
reloca1rsat;on de cecte station de pompage sont factiirés 
à Saint-Henri. 11 faudra I'incen~erition de la Comriiis- 

sion iniin;c;pale pour finalemerit fixer Ic prix de I'eau 

et régler une fois pour toutes ce difibrcnd. 

Projet d'usine rkgicinde de traitement des eaux 

Encore u n e  Cois, ilne entente entre  voisins est 

nécessaire, car, pendanr que le Conseil négocie d'un 
chté avec Saint-Henri pour le partage de l'eau pora- 

ble, de l'autre il projette ilne iisine de tra~ren-ierit des 
eaux usées avec les villes de Saint-David et de Lévis. 

Conîrnencé en 1969, c'est en octobre 1976 qu'un 
rkglemerir autorise la construction di1 premier tron- 

çon d'kgout collecteur régional dans les liriiires de la 
m~ri ic i~al i té ,  d'iiiie conduite d 'menée cc d'iin réservoir 

de 500 000 gallons, qiii seront terminés en décembre 

1979. 

Entre-temps, lors d'une rencontre avec les autres 

mi~nici~al i tés  concernées, on se rerid compre que  ce 

collecceur d'égout i n t e r r n ~ ~ i i c i ~ a l ,  fortemerit dbsiré 
par Pintendre, est jugé peu utile par Ics autres muni- 

cipalités, ce qui occasionne u n  retard dans les prises 

de dl-cision et affecte ~ r a n d e m e n c  le développenient 

de la municipalité. Le Cor~~eil rse p e ~ ~ f  pi-rn&e dt dérisio?i 
ronr-tm~zlrl h. Amanch I& ka 1-orrpagnie Alyn Idbuif h i e ,  
ddtér dri I S ncri l  I ri 78, i,ek?tir:etneut ci /d pi.&mrion dej 
pld17s el ~Ia:ii d'///le première pbd~e de GO l u l ~  cl/{ rki:tiloppe- 
menl de P h ( - t  Labue laut el n m i  lonylelnp~ q/te Iu dellx 

pro/rt.i : r-oi!Ier-leur tl ~r f i r iun  ch pporripcl-ge nzcr crind~iirr clr 
r.t,fo~letnent !)ers Lt;Lr~s I'I SI- Ddiiid ne . ï t i . o t ~ /  p d ~  déiriiii 

ofirielleme)i~. Qri devra attendre au S octobre 198 1 

polir obcenir I'approbatiori du projet d u  collcctcur 

interm~ii i ic i~al .  

IR O juin 1953, on acloptc un règlement appm~l- 
r:Ltrrf I'e~ltcnte i/~lo.i~]!mi~-fpdle v e l r c r j ~ ~ e  A Iu ci.éclnon LI@ I(z 



Rigze intermtcnic-ipe d'a~~ninis~enient de Poinre Livy Télépl ione 
(IUAPL). Après de nombreuses étiides, on signe en 

1985 avec cetre Régie iine entente relative à l'exécu- 

tion et ail financenient des ouiTrages requis pour le 

traitement des eaux usées. Le site le plus propice, qui 

entraîne le moins de préjudices en vue de I'inlplanta- 

cion d'étangs aérés où seront rejetées les eaux usées 
de la RiAPL, est situé à la jonction des villes de 
Sainc-David et  de Lévis. Puis, la municipalité accepte 

de participer, à coûts partagés, à la riouvelle R&gie 

incermunicipale d'assainissement Desjardins (FUAD) 
eri octobre 1987. Ces cntcntes avec les municipalités 
voisines laissent entrevoir  la par t ic ipat ion d e  
Pintcridrc daris le développement régional. 

Dans les procès-verbaux du début du siècle, les 

priiicipaux sujets reliés à l'agriculture concernent des 
probl&mts de clôtures mitoyennes, ainsi que  la 

nécessité de creuser des cours d'eau ou des fossés de 

ligne. Ces é16ments relèvent de la fonction de I'inspeç- 

reur agricole. À deux occasioiis, le Conçed reçoir du 

ministère de 1'Agriculture des informations concer- 

nant  la nécessité d e  nommer un  inspecteur des 
mauvaises lierbes. Les deux dernières inscriptions les 

p lus  f réquentes  concerncnc des  demandes  de  
dézonage à la Commission de proteciion d u  terri- 
coire agricole, et des demandes d'informations à la 
MRC à propos de l'agriculture intensive et  des règles 

à suivre. Bien qu'il s'agisse d'une municipalité rurale, 

le Conseil agit peu sur l'agriculture, i l  paraît y avoir 

ic i  peii de quesrions qui concernent directement ce 

sujet. Cet item vient au 13' rang de la frkcluence des 

délibérarions de la municipaliré (2 ,7  1 %). 

Par services publics on entend ici le téleplione, 

l'électricité, le service postal, le transport en corn- 

mun er la proreccion civile (sécuriré publique er 

protectiori contre les incendies). L'instauration de ces 

services à Pinrendre est lente. Bien qu'ils prennent 
de plus en plus d'ampleur avec les années, certains 
demandent des inrementions soutenues du Conseil, 

d'autres, comme la poste, eri exigent peu. 

La première mention d'un service autre que la 

voirle concerne une demande dznjtalldiion & poie,srrtx 

h !éi.épbone le long de ld Rol~te Arkmjon et cbemiw gravé 

pdr rlkdajne Robwon approuvée au Conseil le 2 dé- 
cembre 1913. Le service téléphonique reste du 
domaine privé, er son extension est rdalisée selon la 

demande e t  le bon vouloir de  la compagnie Bell 

Teleplione. Si le senlice n'est pas rencable, elle ne 
l'offre pas. 

Dans les années qui suivent, Ics interventions du 
Conseil se lin-iirenr i approuver l'emplacement des 

poteaux sur  son territoire. Les cornpagnics de service 

public doivenc payer des cases pour I'emplacemenr 

de leurs poteaiLu dans la muniçipaliri. Le décompte 

des poteaux électriques et de téléphone pour le r6le 

d'évaluarion de 173 1 s'élève à 82 potemx de h Cie 
Qirébet Pwer et 444 polemu: aé La Bell Elepbone Co. dont 
2.33 fong dz .h r o m  LPir/iJ-Jackmtn et 2 1 1 po~tr lu ligae 
pns~~znt Le trnveers Lz n~rtnicipalité. 

Le service célépl~onique prendra du cemps à être 

efficace dans les campagnes et il faudra de nombreu- 

ses demandes des usagers et  du conseil municipal 

pou.r réussir à l'améliorer. Les contribuables du rang 

de la Rivière désirent bénéficier des services du télé- 

plio.ile depuis trois ans et, le 6 février 1950, ils prient 

le Conseil de les appuyer dans leur demande. Cepen- 
dant, lors d'iine demande de hausse de tarifs de la 

compagnie de téléphone Bell, le Conseil répond : 

C O ~ I J I L ~ . ~ ~  q ~ t e  10 Cie cle téléphone Bell main!ien~ MO# 

d'dbsnni~ j / r r  ~{lae ~ & e  ligne r~iuale, portr donner jatijli- 

tzon; cunsi~kw)zt giie p o ~ r  le w m i i t  médiocre que les donais 

ulllu?/x ob!ionnen! de ~ Y [ I .  f iphont,  /a f~~lcc d/ieIs  imhlent 

crue; deuéj; fonréqr(emmenr, f/ ejE P i i7Po~é  et rkso/j/ p i e  
demrnde soit dressée A b Comni&sion des tr.uw/~orts dt4 
GZ~I~XJL dt ne pm, ~~da i -g i .e~ '  h Cie & ré&pbow Be l  ri at!g.gmen- 

ttr s a  f a f a  actriels qiii jonc &id dd~ser7 éIeuS pu~tr LI c h u e  
rtii.de, Les demandes d'amélioration de service pour 

les usagers de la rnunicipalitt apparaissent dans les 

prot:ès-verhaux jusqu'en 1973. 

Les inscriptions ultérieures concernent principa- 
l emen t  l e  frinccionnernenr i n t e rne  du bureau  

muriicipal avec une ligne téléplionique d'affaires et 
des services dans les différents bâtiments de la muni- 



cipalÏté. Bien qu'il  Fiic long ec difficile pour les 

cicovens d'obtenir iin service de téléphonie adéquat, 

Pintendre possède aujourd'hui tout  l'équipe-menr 
nloderne nécessaire, cc qui permet aux entreprises de 
s'installer siir son territoire et de rester con-rpétitives. 

Électricité 

L'histoire de I'irnplantarion de l'électricité à 

Pintendre se compare i celle dii réléphone. Malgré 

les demandes répétées des élus n.iunicipaux jusqu'au 

déb~ic des années soixante, I'insrallatÏon ne reste 

possible qu'aux endroics où elle est rentable polir la 

compagnie pourvoyeuse. Ainsi, en 1928, Id Corn~t~is- 
J iun des ~{rilirés pidbliq~is inJornle qrie la Cie Q//cbcr. Posi:rr 

s ' r ~ r  enlngée ri irer~dre Jan téseair d'é/er/r.ioré jxsgw'rl 
Pi~i f tndre r i  besorn et, en 1727, la Cie Quebec Pawer 

deni:inde la permission d'érendre son réseau pour la 
lum16rc clecrrique jrisqu'au village de Pintendre. Le 
Conseil accepte et  demande que le ~.ésed/i soir pfir-ré 
jl/sqr/ 2 Carrier Jot~cilolIo et ~hj73 Ifs r m g s  Id m/lnzcrpcrlité 

po/(i; rhn l  Idzten~r: É~~dBlir. 1/11 ri.,ralit h n s  t0811 le romri ~l'e! 
Lér:ij. 1Malgré cette entente, I'éicccrification de i n  

campagne piiitcridroise esr faite à la pikce comme 

partouc ailleurs nu Québec. Les demandes sont donc 

réitérées aiinéc après annke. le curé faic des 
pressions pour que les rangs soient é1ecrrÏf;és. Le 
Conseil réglemente l'éclairage des riles en 1947. Il 

signe uri coritrat de cinq ans qiii partage le coCit entre 13 

Corporation municipale i 60% et Ics quarante  

propriétaires du quartier éclairé à 40%. Graduelle- 

merit, Ics résidants deinandent i éïre nnnexi-s au 
réseau. Le coûr est réparti entre colis les bciic6ciaires 

et c'est ainsi que des poreaux d'éclairi~ge, d'électricité 

ec de céléphone remplacent les arbres. Eri 1954, i l  en 

coùte 0,20 $ par 100 S cl'évaluaciori pour l'éclairage 
des rues. 

En 1989, le Conseil accepte la proposit,on de la 

firme Poly-énergie inc. d'acqiiérir le syscème d'Gelai- 
rage public et de l'entretenir. En modifiant rour le 

systèn-ie d'éclairage public, la corporation diminue la 

quantité d'énergie iirilisée cle façon substaiitielle. 



Comme pour le teléphone, l'électrificarion de 

Pintendre fu t  Icntc, la population n'étant pas suffi- 

sante pour générer des revenus intéressants pour les 

cotiipagnies privkes. II aura fallu l'état isation des 
coriipagnies et une loi ol-iligcant Hydra-Québec à 
fournir lin senrice kgal, à taux égal, dans tolite la 
province pour assurer à tous uii service idcnriqiie 

rendu indispensable au développement du pays. 

Service postal 

Le service postal a peu concerné le conseil inuni- 

cipal au cours des cent dernières années, si ce n'est 
une demande adressée ail ministre des Postes et au 

député fédéral, le U' Fortin, le G novembre 1333, en 

vile d'établir un système de malle mrc7.k c h n ~  tnwtes kej 

lrrnrre-r de h ~nirlitri~ci)c-llité. En février 1961, le conseil 

municipal demande au ministre des Postes de cons- 

truire iin bureau de poste, allégiianr qi1'11 y a alors 
dans la municip;llité trois con-ipagnies, 1 600 âmes et 
plusieiirs con-imerces. Entre-tenips le bureau de 
poste était situé dans des maisons privées, entre 
autres chez Roméo Métivier jcisqii'en 1950 et  en- 

suite chez Pierre Guay jusqu'en 1968. Le bureau de 
poste sera construit en 1968. Les demandes suivan- 

tes concernent le service postal du secceiir Lac Baie 

d'Or en 1973, la relocalisacion des boites posrales en 

1991 et: en 1992, le service de boîtes postales dans 

les quartiers municipaux. 

Transport en comrnun 

Lc transport en commun q u i  intéresse les élus 

qui fit  s i t / ( k  alr Irl ROI~ZE .Lkvz~-Jdckt7nan ,boi/!,r- Par-commo- 
~ h t i o n  n'!s tvoyage/~~:ï q~ir dct/tellttnenr n 'w onl aricylne s!,r 

am Writie cle rhmin de hi. rompl-iie enrvt Charr?~ el Sdint- 

Cha:t.le~ th Btllechrzsse. 

Une premitre  demande d e  service d'autobus 

pour le rang de la Rivibre est inscrire en décembre 

1948. Diverses intervcntioiis sont faites au  coiirs des 
ails afin de pernletrrc aux compagnies d'autobus \le- 

nani  des municipalir6s au sud de Pintendrc cle 

desservir les citoyens de Pintendre. Le Conseil de- 
mande en 1966 que le parcours des autobus de la 

Coii~pagnie Ssiinre-Claire, Sairite-Justine et Saint - 
Na:rcisse Irée soi[ offert sur I'ancicn~ie route 27 dans 

la partie nord du village. Le service reste le même 

pendant près de vingt ans. Les remps deviennerit dif- 

ficiles pour les transporccurs, et afin de conserver ce 

s e r ~ i c e ,  le maire appuie urie demande d'aide de la 

compagnie Transport Sécuritaire Saint-Prosper inc. 

auprès du ministère des Transports e n  janvier 1980. 

A mesure que la population s'accroit, les deman- 

des pour I'obrencion d'un service de rransporr en 

con.lmiin vers Lkvis et Québec se font plus pressan- 

tes. Demandes verbales en 1983 et en 1985, puis e n  

aoi'lt 1985 le Conseil af~/orlst Ie mdirz et le set:dtnit-e- 

rréssilriet. ci signer avec Id Cernpagnie b Qitébér.oije Inc. 

Cerce compagnie desscrc encore la communauté. Les 
intcnrenrions du Conscil à cet égard concernent sur- 
toi:it la tarificatiori, les ocrrois e t  la qualicé des 
services offerts. 

Une seule demande de permis de r a x ~  est présen- 
tée par Alain Doré de Lévis. Elle lui est accordée en 

décen-ibre 1992. 
municipaux consis te surtout à déplacer les résiclanrs 

C'est à partir de novembre 1988 que la munici- 
entre les municipalirés. Les usagers sont peu nom- 

palité accepie de participer au Service de transport 
breux et la rentabd;ré difficile à atteindre. On voir 

adaptt Desjardins-Sud er d'agir à cirre de manda- 
routefois aii cours des ans diverses interventions du 

raii:e. Elle le restera jusclu'à riujourd'hui. 
conseil municipal pour conserver ou améliorer ce ser- 

vice. 

Déjà en 1922 le Conseil tente de faire ouvrir une 

gare i Pintendre. À Io clemancle An gr~rnd nombre de 
v i j i ~ h i u  de cette pcclais~e. L . . I qu1t,ne ch>m~~nd! soil [dite à r- 900' J 
Ia Cfirnrni~sion  les clxnir'ns de Jer  fin d'obtenir qiilc dts 



Sécur; té publ ique 

Les quelques décisions prises h propos de la pro- 
tection civile OU de la sécuricé publique dans la 

prcniière rnoirié d u  siècle ont  aujourd'hui iin air 

insolitc. Ainsi, le clief McCartliy de la police provin- 

ciil::. avisc le Cotiseil qii'il a plein pouvoir de chasser 
les hiidmiens qiii canipenc dans les cliemins de l a  

rnu~iici~alité,  et qiic la police provinciale peiic inter- 

vciiii- si nécessaire. O n  nomme le consciller Pierre 

D,. t 1 ;tire coiistable spécial, pour fairc disparaître 
toiite n;l,c.rdni.u plibliq~e. Un compte de 50 S pour police 
patrrinal~ est payé le 3 mars 1941. En 1941, le Co- 
mité de protection civile demande a/( Cotr~rsa/~k ~orn?nt~ 

I /P//X pwi onner rhns la m1i,7ii.ipditi poltr p r i t : e ~ z t  Y I ~ J  niertes 

ai:~'ien,?c~ I! jumma il 11 a ~ Z P I I .  Un règlemeri t décrécanr 

un couvre-feu puiir les enfants dans le village esr 

adopté à la deriiande du curé en 1955. 

O n  apprend que Pierre Turgr-on esr policier niii- 

nicipal en 1958. Pintendre adresse en 1964 une 

clemnnde à la cité de Lévis pour obteriir l'aide de son 
service police. Ce service sera requis au besoin siir 

appel téléphonique. Pendant les années 1970, la 

miinicipaliré oscille enrre le service offert par la Sû- 
reté du  Qiiébec et le service de la Ville de Lévis. En 

1975, le Conseil adresse des demandes ponctuelles à 
la SCirecé du Québec afin qu'elle contr6le la circiila- 

rion pendant le defilé des Fétes du 75' anni~ersaire de 
la municipalité, demande réitérée à 1'0ccasio1-i du 
défilé patrioticluc du 24 juin 1977. 

Graduellement la municipnliré s'organise pour 

protéger ses citoyens. Ainsi, en 1978, elle inscalle des 

affiches <( protégeons nos enfants P ;  elle convoqiie la 

meme année une pren-iitre renconrre pour former un  

groupe de protection civile; l'année 1979 marque la 
formation du comiré Parents-secours; elle accepte un  

plan de n-iesures d'urgence le 5 mars 1979; on notc 
en 1981 une premitre subvention de 1 50 $ pour bri- 

gadiers scolaires; le Conseil engage en 1986 lin 

brigadier scolaire adulte. Juscju'en 1985, on observe 

peu de changements dans les deniandes q u i  sont 
ismc occa- adressées à la Si"ireré du  Québec : le vandql' 

sionncl semble le principal problème renconrré au 

cours dc ces années. À partir de 1388, les demarides 

de protection concernent la vitesse de circulation des 

autonlobiles et le vandalisme; les demandes dc  

respect des lois concerni inr  la circulation des 

monoreiges. Dans les années quat re-vingc-dix, le 

Conseil se concentre surtout sur un projet de <c pro- 

reccion d u  voisinage )). II adopte iin règlenient 
concernant le maintien du bien-être e t  de I'tiygiène 

du milieu et mer sur pied iin Coinité dc séciirité pli- 
blique. I I  signe iine entente avec la ville de Lévis pour 

la fourniture dc services de sécurité publique. Pen- 

dant ces années, iine patroiiille cornn-iunautaire est 

égalernent mise sur pied. Le Conseil approuve la for- 

n-iatÏon d'un Comité de sécurité civile muri~cipal 

(CSCM) en 1993 et c'est la Sûreté du Québec qiii 
dessert l a  n-iunicipalité jiisqu'en 1994, le Scnrice de 

séciiricé de Levis prendra la relève par la suite. Oti 
approuve en 1995 uii règlenient aurorisant la crda- 

tion d ' u n e  coiir municipale commune  avec les 

inunicipalitb de Lévis, de Pintendre, de Saint-Joseph- 
de-la-Pointe-Evy et de Saint-Henri et le 6 novembre, 

les prises d'appel d'urgence pour le servicc 1) -  1 - 1  

sont aiitorisées. Le Conseil approuve la cré;ir;i:n, en 
1996, ci'iine patrouille pour la s~irveillance c i :~ i ! i  le 

parc di1 Lac Baie d 'Or ;  i l  y aussi enrence entre la 

municipalité et la Régie régionale de la sanré et des 

services sociaux de Chaudière- Appalaclies concer- 

nant l'entreposage d'une demi-iiniié de rassemble- 

ment des blessés. En 1998, le plan d'urgence de la 

rn i~nic ip~cé  est mis a jour. 

Dans les petites n-iunicipalirés, le senrice de sécu- 

riré piiblique a longtemps dcé co~isidéré comme la 

responsabilité des gouvernemenrs supérieiirs, jus- 

qu'à ce que le miniscre Ryan en décide autrement, en 

cransbkrant la facture aux miinicipalirés. Le conseil 

municipal a alors négocié une entente avec le semice 
dc sécuricé pi~bliqiie de 11 Ville de Lévis. Celle-ci 

fourriir actuellement son service de sécurité publique 

i l'ensemble de la MRC de Desjardins. 



Service contre les incendies en protection des  incendies. Le Conseil autorise 

Pour la prernière fois, en 1947, la municipalité 

dcrnande 13 collaboration des municipalités de Lévis 

et de Saint-David cri cas d'incendie. Avant cetce 

entente, on s'arrarigeajc au petic bonheur. En 1955, 
le Conseil prend officiellement entente avec la Ville 

de Lévis pour la protection contre les incendies dans 

son secceur. Cette cncence siibsiste jusqu'en 1982. 

Des personnes sont désignées chaque annie pour 
conracter le service des incendies de la Ville de Lév~s 
en cas de nrcessité. 

A partir  de 1962, des résolutions visant la 

formation d'une brigade d'incendie et méme I'acl~ar 
d'un camion-pompe sont approuvées, mais jama~s 

exéc~irées. À la suite de quatre incendies en 1978, le 

Conseil projette de former une brigade d'incendie. 

Toutetois ,  on a t r e n d  le 3 mars  198 1 q u ' u n e  
résolut ion confirme l ' engagemen t  de  Claude 
Bouchcr, pompier volontaire, et nomme un conse~ller 

gracluellemenc l 'achat  d e  matér ie l  contre les 
incc.ndics. II  confirme l'erigagemenr de Lucien 

Groridiri comme rlîef des pompiers volonraires en 

1982, termirie la conscruccioli d u  garage inunicipal 

cr d'une caserne d e  pompiers  e t  i l  adopte u n  

règ1e:rnenr pour la procection des citoyens en cas 

d'incendie. Les décecteiirs de fumée deviennent 
obligatoires dans tous les logements. E n  octobre 

1986, un règlement établit les normes de prévention 

d e s  incendies.  Les pompiers  su ivent  les cours 

iiécessaires et ,  à mes i i re  q i ~ e  les membres de l a  

briga.de des incendies cliangenc, le Conseil appuie les 

noiivelles demandes  d 'accrédi tat ion.  Graduel -  

lerncnt,  la municipal i té  équipe  son service d e  
prorection cont re  les incendies de  can-iions et  

d ' i q u i p e m e n t s  divers  a p a r t a ç c r  avec  les 

municipalités avo~sinantes en 1987 : sefretsu à ciejservir 

nz!er iej m?z&%oire~ de vie : St-Chnrfu. SI-Henri. Pinlendre 
et SIZJmeph a'e Ikuis. En février 1992, Claude Boiicher 
remplace Lucien Grondm au pa re  de chef de pompier. 



Pcii à peu, le Service des incendies se modernise, 

un nouvel orgaliigrainme est transniis aii conseil 

municipal et en août 1996, ori dicide d'agrandir la 

caserne et I'entrepijc; cette construction sera terminée 

en décenibre 1997. 

GESTION DES ~ I E C H E T S  

Le Conseil accorde iiri  preiiiier permis à Edouard 

Brousseaii pour ail-iénager Lin dépotoir, le 7 novem- 

bre 1949. En 1954, on demande à M. Gréjoit~ Gi~ndin 
 le^ ei/lÈve a(-irielfeîmn~, s'il ncc~,ûle)ui~ ch cconlinaei; torr! 

et1 j e  ronformcznf altx i-lemtnts de /I'Uni?P snnitu.ii~. Puis, 

en décembre de la même année, on adopte le premier 

rtglement concernanr I'enlèvenienc des ordiires dans 

le vÏllage er à Sorosro, sauf pour les ciiltivareiirs. Ce 
règleil-ient définit le parcours, les jours de cueillecte 

er le coîir. 11 est amendé régulièrement pour s'adap- 
ter iiux demandes des citoyens q u i  désirenr ce 

service. En décembre 1963, on apprend que le senice 

de cueillecte des ordures dessert 148 logements et 

25 comn-iercc-S. jusqu'en 19S0, le Conseil se preoc- 
çuFe surtout d u  traicernenr des vidanges ramassées. 

Cetcc annéc-lit, Il o f h  le service de cueilletre porte 3 
porte i tous les rbsidants à l'exception des ciilriva- 

teurs. Le 5 avril 1987, on expériinenre un nouveau 
sysicrnc dc collecte des décliers par bacs roulanrs, 

. . 
q ~ 1 :  5 avère un succès. 

Graduc-llemenr, les services deviennent plus 
sopliistiquÉs Afin d'iliminer la fklieuse liabitiide 

qu'ont prise les citoyens de se débarrasser de leurs 

(c grosses vidanges .. ICI er là sur le territoire, à partir 
de 1976, la rnuriicipalité offre un service de cueillette 

des (. grosses vidanges fi. Ce service esc offert régii- 

lièrrrnent depuis. Dci-ji en 1984, à la demande du 

Coilseil, la Régie intermunicipale de gestion des 
déchets de la Rive-Sud de Québec procEde a iine 
étude sur le recyclage des dkhets .  En mars 1932, on 
met sur pied la cueillette sélectiile par apport volon- 
taire. En 1994, le Conseil met à la disposition de scs 

concitoyens des bacs de récupération et fait la publi- 
cicé de la cueillette sélective porte à porre avec le 

s logan : LA R E C U P É K A T I O A ~ ,  C ' E S T  D A N S  
NOTRE NATURE. 

Incinérateurs  

En 1965, on apprcniI que la municipalité utilise 

depuis quelques années les services de I'incinfratcur de 

ÇaÏnt-Josepli de Lévis. À pal-cir de 1966, le Conseil se 

tourne peu i peii vers la miinicipalité de Sainc-David 

ai in d'y déposer ses déchers domesticlues, et en mai 

1968, i l  s 'enrend avec cette niiinicipalicé pour y 
condiiire ses ordiires ménagères en xrendant la fin 
des répararions subséq~ ien t e s  à lin iriceildie à 

I'iiici~iérateur de Saint-Josepli de Lévis. 

IJn règlement d'avril 1973 usure  frl ionc//is~on er 
b mije en liirg)/ertr ~ l j t n ~  enlenle infef7n/lr~i17pnfe ~tfurlw à 

LI gtmon s h  déi-bel$ d11 colnié de i é ~ z i .  L'année 1974 volt 

l'adoption d 'un règlement relatif à la construction 

d'lin iricinérateur incesrnunicipal pour Ir comté de 
Lévis, approuvant  u n  e m p r u n t  temporaire  de 

120 000 $ par obligarioris, remboursable sur ?O aris. 
L'inaiigiirat;on de cet incinérateur à l'automne 1976 
représente lin évé~ic-ment atcendii. 

La Régie intermunicipale cle gestion des décllets 
dc- la kve-Sud de Québec (RIGDRSQ) nai t  cri 198 1 ,  
et l'on effectue Ic cransfcrr des actit's du  Comicé 

i r i rc rm~nic i~a l  de gestion dcs dkhcts du cornrc dc 
Li-vis à cc nouvel organisme. Chaque année, le 
Conseil approuve les règlen-iencs de la Régie fixanr le 

versement des contr ibut ions dcs niunicipalicés 

participiintes. E n  1989, les mwïïir.ipnllté~ »rrn/b.r.es 
l-otzi~tr?rart d Élaqrr le ~nm.uh  dt cet o~gct>~tinlt ~vferm~/r~iip~zI : 

rlël11diei; ch pioposer er. Ir cas Éci!?iaat, ch géttr lu chjposiiion de 
cw/aines caikpr-k de dchet~. mt)mPnt qztt p a ~  ruciné~nti~~; Je 
jlzirt. dc~ i.~cu~nma~m'a~io~z~ am cons~ih- ~?/~~nic$)artx rntmb.i.es 

s~ir 1d c~leilletfe rhj clp'cher~ en r ~ ~ l l u ( Ï d t i o ~ ~  nw- les g~oupes de 
cicogen~. et  c r l r o y ~ n x r ~ .  ~ns tressPs  a/ix quesrrous 
em:iinn~7e?v1tlenfnh. C'esr a~nsi que la RIGDRSQ prend 
la relève pour la gestion des décliers. Un  ou deux 

membres du Conseil parcicipc- aiix rélinions de cette 
Régie cc fait rapport i Iii munic i~~: i l i t é  qiii doit 

ensiiitc approuver ou rejeter Ics décisions prises. 
Voilà Lin ai i t rc  bel exemple  d c  coopérat ion 

intermiinicipale et d e  progrès sur  la voie d 'une  

certaine régionalisation. 



DOMAINES SOCIAUX 

Les domaines sociaux donr s'occupe la municipe- 
lité concernent la santé, l'aide aux indigents, les 

loisirs et la cult~ire.  L'implicaciori municipalc varie 

avec les Cpoques. Dans la premiére moitié du siècle, 

le Conseil se prkoccupe principalement de santé et 

d'aide aux indigrlits; ccs domaines disparriissenc 

cnsuicc pour laisser graduellen-ient la place aux loisirs 
et  à la culture dans la deuxièn-ie n-ioitié du siècle. 

San té 

Ail début dii X X  siècle les goiivernements supé- 

rieurs ont conimencé à se doter de politiques sociales 

concernant la santé et le bien-ètre des citoyens. &ci 

ne s'est pas fait sans Iieiirrs, car on a roii~ours consi- 

déré que la santé et la charité éraient du domaine de 
l'Église oii du domaine privé, con-irne le rappelle 

Diane Saint-Pierre. Toutefois, Pintendre se plie a ces 

nouvelles exigences. Ainsi, des 1901, elle nomnie 

parmi ses officiers municipaux Ics membres d u  
biireau d e  santé : Rév. M. R. Lagueiix, Thomas 

Dumont ec Philémon ~Métivier. Cependant, l'année 

suivante, 13 miinicipalici signe ,,ne i4eprésentarion 
alipi.ès ci74 pr+t G. L. I'ien pow- jair.e a61-ogei. kd lot corfret. 
nant /'r pnsion ei /Dnrvet/en  de^ a/iinéj et Aej en]kn!s, a/(x 

icoIe.r d?i~id!isi~+e~ eeS PIII r$ioorm, 4rti ~/tirllemw7zi son, po,ci. 
]/ne pc3'Jtie ti h rhnrge dts rnunarqpdl~~és, i f  a wt ~ h n é  y/tr l r ~  

con r i  t l ,mbles sont d+;i sr/rcl~di.yi~, de lci.x-d-, qjte le go/tller)ze- 
ineut deu~.nit pendre ~ e r d  A JQ i harge ce3- dipe~ses. QM les 

prge~s U% i-omtés s'/oais~ent pour j 2 i . e  dppel d p ~ i t é  dc son 
r-omié, I>or(t, enggpw (e ggu//~:~-nmtn, 2 rapp~ler CFS hzJ. De 
même, en 1928, le ConseÏl appuie l'intégration de la 
tnunicipalicé dans 1'Unire sanrtaire en voie de forma- 
tion dans le corncé de Lévis et, en 1935, 4 Conseil & 
comté est ~ v i s k  q~ie 1' Unilé sc~ni~ati i~ nës! PUS t?é~-e~.ral r2e d ' t ~ ~  
lu m~mzuipalilé pdrce qlie Ic( ; ( ~ i z l ; : ~  ne pe~fvrni .F j! r.emhe en 
hi~e?; alors que c'esr c i  a n;tonler/r q;l,'el/e.i wrcilenr / d e s .  

Aide. aux indigents 

C'est la Lot Ile /'n~sr.clance p/~bfiq/te de 19 2 1 qu i  
oblige les municipalités à se responsabiliser vis-&-vis 

des citoyens en difficulté da ris leur municipalité. 
Dianc Saint-Pierre rapporte que la municipalité esc 

l'institution publique la plus apte à juger de la 
nature de l'assistance à accorder à ceux que la fan-iille 

ne pouvait secourir M. 

,h i s i ,  la municipalité est-elle responsable de ses 
indigents jusqu'au milieu des années soixante. Au 

début du siècle, Ic conseil municipal nonlme régulié- 
remcnr les membres du Bureau de santé ,  p;irfois 

appelé Bureau d'hygiène. Ce bureau applique les lois 

cvncernant la vaccination et la mise en quarantaine 
des familles ou sévissent des maladies contagieuses 
tellc=s la cubcrculose et  1 1  scarlatine. Les aurrcs iritcr- 

ventions concernent  la pensiori des aliénés, le 
paieinent de comptes reliés aux vaccinatioiis e t  l'aide 

a l'iricernement dans les hbpicaux ou les asilcs psy- 

chiatriques. 

Le seul moyen que possède la municipalité pour 

aider les personnes dans le besoin semble erre par la 

confi.rmarion de l'état d'indigencr de ces personnes 

auprès des instances supérieures. Cela n'engage en 
rien I:i municipalité tarit que la famille peut soutenir 

l'individu dans Ic besoin. L'aide de la municipalitb 

sera nécessaire surtout lors de l'hospitalisation d'un 
membre d'une famille donc les moyeiis sont réduits. 

Ainsi, dans ces temps difficiles, lorsque la rnuriicipa- 

Iité accepta i t  de cau t ionner  l a  pension d ' u n e  

personne à l'hospice, à l'asile, OU daiis urie école de 
réforme, cette aide devait ê t re  remboursée pilï la 
famille à la inunicipalitC. 

,4 l'époque, rien n'csc gratuit, er les exemples 

sont nombreux. En voici qiielques-illis relevés enrre 
19'27 e t  19?3 : ( 1 )  Le secrétaire dc- la Province 
demande le paiement de la demi-d en si on des aliénés, 
196,99 $: compce accepce et secrétaire autorisé 8 cn 
faire la collecce auprès des intércssfs; (2) demande 
des Smurs de Saint-Joseph-de-la-Délivrance de faire 
verser 780 J i Darne veiive X)i pour la pension de 
ses enfants qrii à d . ~ r d  ne semi2t PJF f fc~epte~ à celte ~ n s r f -  
iutior~. Le maire est al/toilré cle ~igne i .  I t s  cloclrnzentx r e / ~ r $  
i Iii.i?rer.nernen/ C/PY enJuats u Id condition exiwesje q/ /e  



r\,lilrr SS r:erse entre 6ej inlni7.i. ~h Conse;/ ile ~narzfctnr précité poltr pouvon de leieilks.re sont en i ! o ~ é e s  cJau Cunse~l. Cet te 
I . . ./ q~ i t  ce mnonlnrtt suri r/é#o~é a la Adnq//e polo- er?/aii.e 
r.rrnirc 2 ci,,; /Ar c11.0i1; (3) refus de  pendre  i clînrge les 

enfiints de madame D. et de s'engager à payer pour 

leur inrernernenr ne zi.//ilklnt lins i~~po~e.r. ll'oli/ipc~ticlns 2 

IL? ?nt/niijpa/i/é J ? / / L I ~ ~ c  cltp~.él-idenrj. Bien qii'en 13-38 le 
niinistrc de la Santé demande d'éviter les abus er: de 

ne rrnletrrc- des cartes que dans lcs cas d'indigence, 

le sous-ministre de la Salicf avise le maire et le secrk- 

rairc qu'ils seront passibles d'une iiinende de 30 $ 

s'ils réhsenc de sÏgner la deniande d'h~s~icalisarion 

d'une darile de la paroisse. Si Io personne ne peur 

trouver qlielqu'iin pour payer pour elle, Iii n-iunicipa- 

licé ira itii-me eii cour comme en térnoiçne cette 

iliscripcioi~ c n  1937 : q 4 e  le compte cle r t f .  S. à IhO/uial 
Sr-A4ilbel Aiii!~n,p sort rt7i71~ 2 1tjl.1, ].A. P ~ ~ o s I .  nvocal, 

ponu rn fln1.e In r-ol/er.tion, s'il 31  a lirïl. Daris cecte tiis- 

toire, ori aura recours au  député et aii Conseil de 
comré pour se fai re  rembuiirser. II semble qiie cc 

sysc6me a i t  eu pour seul avantage de permettre à cer- 

taine? personnes de rerarder le paiement de leiir 

detre d'lifipital, la rnuniripaIiré étant  plus accon-inici- 

dan te  sur  cc point q u e  les hôpiraux.  Ce rype 
d'or8~nisacion fonccioiinc roujours en 1966 et. gra- 

duellcment, Ic goiiverncment provincial prendra ces 

frais l si1 charge. Tourcfois, encore en juin 1976, 
dwq~tt* ~ ~ r t ~ t ~ r i ~ ~ c i / i f é  do21 paytr rég.vl~krertienl /86~7~dlIl 

g ~ i  mnirti~iir~ des A ~ ~ I I W  .turial<s. Jeite de 3 200 S Ie 
r-otvpfe d4u~jjl~t~wr.e ~ u c i d r .  

Effets de la crise Cconorniqiie des années trente 

C'est pr-ridant Iii crise cies années crcnce que le 
conscil rnliiiicipal coninlerice à aider les lamilles les 

plus mal prises. Ainsi une résolurion dc 1932 auto- 

risc la location d'une riiaÏson de Saiiit-Henri pour 

loger la seiilc kirnille pauvre dc la paroisse ail coùt de 
3 $/mois, pendai~t  u n  an. Occasionricllernriir Ic 
Consed :iccepte de noiirrir ec loger des nécessiteiix : 

2,GO 5 pn//i. pen~.zon n ca?tr.hei de rr.ei.rfii11.r rtz~lrgei?i.r ... 

pension n'est touretois pas universelle, l'inscription 

de 1 94 1 en hi r fol : Lr ~ecrétarre ~ l o i n ~ e  Id lhre clt lo~f is  Ies 

ptv~iui7nnr~ts dc la rn~tnt~.~pal7ré, Ln q//e.ir 7on dt r e ~ r ~ ~ ~ ~ r b e i  
r-tifnitzj iiom ck nttc /ule rnérzk rrne attention sir~ei'lje. 

À certc époque, le rravaii se fait rare, et le conseil 
n.iunicipa1 transmet plusieurs demandes d'iissiscance 

au député pom q11lr. !es jc7cnt.s gem ~ f c  /la J1!/tnicqo/~ft' soient 
rcppe1é.r à ,ri-rï:ailLer: Plus tard, dans Ics années 1950, le 

taiis de cli6mage demeure élevé dans les campagnes 

er l'on ~kmande nl/ dépllré Ifn orr~a i  polo. conrtixcttoa LIP 
t~ettolt-j po!ir ut#nici!~ei. ml rhû~nrl~e. Au début des années 

1980, le cliUii-iage est encore in~porconr et Ic Conseil 

prerid part n// pivzrçirnme de r-i.ia[zrin c!en~p/o/j t'n m i l ~ e ~ ~  
m ~ z r c i ~ n l .  11 engage des étiidiants à temps pari i ~ 1  
pour la saison estivale i 4 $ de l'heure et 11 participe 

a 11 pi.ogrm,/rite DEF I 87. p//ij bén6fid.t~ m ~ ) ~ ~ r z ~ u i x .  

SEI~VICES COMMUNAUTAIRES 

La riiunicipalité croit rapidement à parcir des an- 

nets 1970, cr le Conseil s'irnplic]iic diivanrage dans la 

vie coriii.nuriaurü1re. Graduellement II répond a u x  

d6sÏrs des citoyens. Ainsi, en 1374, on prépare les 

(ères dïi 75' anniversaire de la paroisse; plusieurs ci- 

toyens e t  ciroyenncs q i i ~  y o n t  pris pa r t  s'en 

souviennent encore. Le Conseil parcic~pe aux activi- 

cbs er on note I'accepr;ition d'une deniande d 'oc ï  1.1 i Ï  

di] Comité des teter du 75' anniversaire. Les mwiirs 
changent, on urilise les moyens modernes pour se 

r:ipprocl-ier des électeiirs e t  des v e u x  de boiine année 

sont piibliés dans Pertpke 'li.ihne. L3 lii trne année, le 
Conseil tr:lnsmer iine preiilière demande à la Société 
d'Habitation dii Québec pour la consrrucrion de 
logemeiits à loyer modique (HLM) pour personries 

iigées. Aprés plilsieurs rlcrnandes, 011 reçoir le 

1 1 juillet 1978 lin pretiiier octroi pour !a construc- 
ElOn de 30 logenients. C'est en octobre 1980 que le 

nom 51  Villa Sainr-Loiiis ,l est artribué ;îci HLM de 
Piritcndre. Le Conseil souligne l'importance du b4- 

C'est dans ce ml.n~e coritexre éconoinique di&- névolüt par différents évi.nemriits j p:Lrrir dc 1976. 
cile q u e  Ic goiivernemeiic c-anadien décide de En 1975, le ConSc;/ r-servc un espacc dans ]c Jfi/irEn/ 
reincctre iinc pension de vieillesse aiix ciroyens âgés. ,/,( ComlrP Lh aloyef~. La année, i] mer /'autobus 
Le Conscil reçoit eil 19.36 1111 avis C I U  / ~ ' l r n C j t ~ ~  1k.i municip;il à Jii disposlcion ciii Club de l 'Age 
~~flairt.i r v t / n i r ~ p d r ~  ~qbrrflt !t Consti! q ~ ~ e  /fi fi I ~ / i i / c u  



Loisirs et culture 

La figure G montre trois intervenrions du conseil 

municipal du début des années 1950 qui  concernent 

un appui à u n  cenrre sporcif de Lévis, une demande 

de salle d'amusement et la proliibition des salles de 
danse. C'est en 1961 qu'une première demande 

d'octroi pour former iin cercle de I'CEuvre deç terrains 

de jeux (OTJ) est présentée au conseil miinicipal par 
lin gronpe de jemes LI,, uilldge, so i f i  ddi~et.rion de ieiur. 

prészdenl hl. Fr~mqoij Jean. Cecce demande est crans- 
mise au mÏniscre de la Jeunesse, Paul Gérin-Lajoie. 

L'intervention du Canseil à ce sujet concerne surtout 

les infrastructures : par cxemple en 1962, on de- 
miindc la pose d'un liydranc sur la 4c Avenue, puis 

l'extension des services d'aqueduc e t  d 'égouts  
jusc)u7au ierrain de I'OTJ. Malgré l'objection de 147 

Figure 5 : Courbe de fréquence des délibérations concernant l'aqueduc 
et les égours 1830 à 1998 
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concribuables, uii octroi  de 2 700 S est accordé a 

I'OTJ de Pintendre dfin de 'e'gidh. &ns /'czccoinpliJJem.enf 
de .son trmail pour It bien des jreiines d!  nt~c rnwni-$alité. 
Ceç octroi permet l'extension du réseau d'aqueduc cc 

d'Cgouts jusqu'a~i rerrain de 1'OTJ. Dans les années 

<lui. suivent, I'OTJ esr exempcée ries raxcs de vidanges, 

mais iin tarif de compensation pour l'aqueduc cc les 

égoucs est d'abord refusé. Lencemenc le Conseil sc 

faic plus généreux et, à partir de 1964, fait u n  don 
ani-iuel de 200 $ à lr€€uvrc des terrains de j e u .  C'esc 

le début. En 1966, Sorosco, alors éloigni du vlllage, 

obcienr un  don de 25 $3 pour favorÏser l'organisation 

des loisirs dans son secteur. Er, afin de perilietcrc 

I'ociverture de la patinoire cc la renue des activités 

escivales, un don de 1000 1 cst accordé à I'OTJ pour 
l'année 1966- 1.967. 



Un regard attentif permer ri'obsenlcr que régu- 

lièrement, de  1960 a 1975, la grande par t  des 
dépciiscs relatives à 1'QTJ est uri octroi annuel va- 

riant entre 500 $ et l 000 $ et  le paiement de la t ~ ~ e  

pour l'eau et les égouts. Les organisateurs doivent se 

dibrouiller pour trouver ailleurs des fonds nécessai- 

res à leurs activités. Des octrois ponctuels vont 
également aux loisirs de Sorosro, par exemple, un 
don de 1003 en 1967 polir I'aménagemenc d'un 
terrain dc balle molle. 

Avec les années, les besoins aiigrnentent et I'OTJ 

désirc améliorer ses ser\lices à la population. En  
197,4, utle demande de 3 000% pour l'aménagement 

d'un terrain de jeux avec patinoire est déposée et le 
Conseil transmet cerre demande au gouvernement. 

Du même souffle, il accorde une subvention d e  
2000$ à I'OTJ Cependant, le maire Joseph-Henri 

Labrie et le conseiller Patrice Métivier siigeront dé- 

sormais au sein du  c o m ~ t é  de direction dc L'OTJ. 
C'est le prix à payer. Les soirées sociales permettront 

aux organisrnes de IoisIrs d'arrondir leur budget. 

Cetre même année, la niiinicipaliri accorde à I'orga- 

nisation des clubs de hockey un octroi de i 300 S. 
En 1775, le Conseil prend entente avec la Commis- 
sion scolaire pou r  acheter  u n  rerrain pour  les 
acrivirés récréarives et  comrnuoautaires : la corn mi^- 
sion scolain de Pointe L h y  d cPu'é ù la mrrïlic~!p~zlilé pour. fe 
prix de 2,OE.l $ e~zviron 65 000' de t e m i n .  Puis. une 

subvention provinciale de 3 1 200 $ permet la cons- 

truction d'i ine p~scine,  qui sera terminée B l 'été 

1976. Dans le cadre du Programme d'initiatives 

locales: Pinrendre reso~t en 1975 et en 1976 des SUL- 

ventions de 1 000 $ et de 2 UOO $, spécifiques au 

projet de I'OTJ. On rrouve d'autres façons d'aider 

I'CEuvre des rerraÏns de Jeux, notamment par I'orga- 

nlsation, en 1976, de courses de démolition, qui 
rapportent 7 500 $. 

Zr Conseil se préoccupe aussi du dé\~eloppemeiic 
culturel cc incclltcruel de ses concitoyens. En 1978, 
il présente une demande d'adhésion à la Bibliorhèqiie 

centrale de prcc (0,50 S par habitant pour 3 200 volu- 

mes). U n ,règlemen! décr.ète f 'étublissement et le  mainlien 

nillr~e bbibliolhiq~ie mrrni+dle et  autorise le conseil munici- 
pal 3 sigueu art(- la BiDliorbèq~te centrale pér 110 co?ttrd~ 

a cer effet. La hibliothéquc sera d'abord siruée daiis le 

sous-sol de l'église au cobt de locarion de 10 3 par 

semaine. 

La municipalisation des loisirs se produit en mai 
1978. C'est ia fin de 1'OTJ. Un rkglemenr consacre la 
création d e  la Commission de loisirs, gui prend 

désormais à sa çliarge l'organisation des loisirs muni- 

cipaux, cant sportifs, sociaux que culturels. Les 

premiers membres sont Denis CarrÏer, Jean-Louis 

Morin, Michel Guimond, André Daigle, Roger Ba- 
ker et deux conseillers municipaux, Pierre-André 

Laflamme et Gérard Couture. Ces deux derniers font 
[in rapport mensuel des décisions prises par cette 

Conimission au Conseil, qiii doit ensuite les approu- 

ver ou les rejeter. On  engage Normand Provencher 
comme animateur cc on acliète un autobus pour le 

transport des enfants et pour les activités des asso- 

ciations municipales. Michel Fontaine remplace 

Normand Provenclier en 1979; i l  occupe ce poste 
encore aujourd'hui. 

TR début d a  années 1980 f i t  une période d'orga- 

nisarion importante et de srnicturacion des loisirs à 

Pintendre. Régulieremenc, on prend des ententes 

avec la Commission scolaire Pointe-Lévy pour I'utili- 

sarion, l'agrandissement, la construction de locaux 
au l'aménagement de terrains utilisés conjoincemenc 

par la municipalité ec par la Commission scolaire. 

Puis un règlement autorise l'aménageinenr du Parc 

comrriunauraire de sporcs et de loisirs er la création 

d'un jardin communautaire. Encore une fois, la com- 

munauré doit participer autrement que par des taxes 

pour couvrir les dépenses reliées aux loisirs, et les 
profits de la vente de macarons serviront aci finance- 

mciir du Parc coinmunautaire sporcs et loisirs. 

C'est en 1982 qu'on aurorise I'arnénagerneiit de 

la base de plein air le Sire des pins occupé de 1962 à 

1978 par des étangs d'oxydarion des rejets d'égouts 
saniralres. Ce site appartient à b rnuriicipaliré qui désire 
~ttilkev ce terrain A de~fim ~~~Itzi~rIhpo~r,. les n u , i t i , m t ~  .irnzcf.i'. 

À ce sujet, des pressions doivenc être faites auprk dc la 

Commission de procectioi~ du territoire agricole afin 

qu'elle rhise sa décision de refiiser In première demande 

de dézonage agricole. Finalemenr, des fonds sonr 

débloqués pour I'ménagemenr el le nettoyage de ce 



sire. En 1984, on discute du projet d'aniénagemerit 

d'un Centre coinniuilaucaire. O n  achère l'équipe- 

ment pour aménager et entretenir une piste de ski de 
fond et un clialet sur  le Site des p~ns. 

En  1985, on restructure encore l'organisation 

des loisirs par la création d'un Service des loisirs et 

d 'un Corniré consultatif des loisirs. La même année 1:i 

Commission scolaire cède à la municipalité des 

modules préfabriqués et celle-ci I i i i  fait part de son 

intérêt d'utiliser les locaux du coiivent au bénkfice 

des organismes bénévoles de la municipalitci-. En 
1986, le Cornifé dees lloisiis ?e/ineae Baie d'O.)- est 
accrédité. Cctte année-là, la lecture des prucès- 

verbaiix nous app rend  q u e  le vieux couvent ,  

propriéte de I;i fabrrque, sera désormais loué pour 

i ine durée de 20 ans par la municipalitir au coût de 

1 S par année. L'aménagement iiéçessaire se fair aux 

frais de ce t te  dernière .  011 dérncnage donc  la 

bibliotlièque au vieux couvent, dans des locamu plus 

sécuritaires. 

La construction de l'école (< DU Boisé >> en 199 1 

dans le secteur Lac Baie D'Or est l'occasion d'une 

demande de sub\lenrion au ministère des Affaires 

culturelles poiir la construction d'une biblioclièque 

artenante ;i cette école. Un protocole d'entente entre 

la munlcipalitc cc la Commission scolaire pour  

I'urilisation de la bibliothèque municipale est signé. 

Le Conseil reçoit en décem hre 1993 du ministère des 

Affaires culturelles une subvention de 1 210 000 3 
pour la constniction de la bibliorhèqiie municipale 

La Pintellect. 

Entre-temps, en 1992, on nomine le conseiller 

Patrice Jo l iceur  pour siéger siir le comité de la 

((Maison des jeunes ,,. Cet organisme reçoit de 13 

municipalirC une suhvencion de 7 500$. La structure 

et le foiictian~iemenc d u  Comiré consultacif en 

servÏces comtnunautaires et  cn loisirs est réformée en 

1993. Cetre même année, on accepte que la biblio- 

rhècjue s'équipe d'un systèmc de gestion informatisé 

er de quelques ordinateurs pour les usagers. En 

1976, La Pintcllcct se dote d'un site Interner. 

À proximité du vieux couvent, de l'église et  de 
l'école Les Moussaillons, sur la rue Olympique, on 

construit en 1997 le Centre des loisirs, une bârisse de 

dciix étages qui contient deux grandes salles. Celles- 

ci scnrcnt de locaux à différents organismes qui 
offrenr des cours sociaiix culturels. Ce ceritre loge 

éga lement  l'école des tour-pet i ts ,  les .Ratons 

couleurs-. On y acciieille les jeunes du terrain de 
jeux depuis l'été 1998. 11 est loué à I'occ;isioi~ de fétes 

de kimilles et de funérailles. 

Loisirs régionaux 

Après la création de I'OTJ, les respnnsablcs des 
loisirs rt.ussissent h convaincre les élus muiiicipaux 

de I'imporrance des acrivitks sportives pour les 

jeunes er, en 19155, IP roinllé dts loi~irs dt la R w e - S ~ d  
~l t i i )c , . / /& wre .io/~~crIfi!ion pour /a roristi;llction d'lm Centre 

i.w/rut-r/ porw comménioi*er le Centenairr du Cnn~uIa I. . .] 
Le Conjeil ai-ceple de ~o~wcr i r r  nn !nonta)tE cle 500 $. 
Toutefois. la parricipation aux loisirs régionaux ne 
commence à prendre forme qu'en 1972 : le Co:,jeil 
sctc.ii,.il m e  ~~cbwntion cle 250 .$ pour I'Auimt régional 6% 

I.:!/cï:ou dam nJe hl/ rle donner nccèJ allx leiines Ile noire 

artnicipalite' rl ce centTe ~por.il]f. 11 fera le mkme don en 

cévrier 1973 en vue d'aider Financièrement le Crnrrc 

cultiirel de la Rive-Sud et 50U $ au Parro de Lévis. 

Ces su bvencions son t  récur ren tes .  Le c e n t r e  

d'éducation pliysique du  Collège de Lévis devient 
aussi uiî récipiendaire de fonds en 1974. En 1975, 75 

enfaiirs de Pincendre fréquentent le Patro de Lévis. 

En 1979, le Conseil appuie la municipal~té de Saint- 

HenrÏ pour la conscrucrion d'un aréna régional et, eri 

198 1, on accepte de souscrire des frais d'inscription 

d e  # O  9 pa r  personne  intéressée a u  pa t inage  
artisrique er de 140 $ par personne intéressée 3 jouer 
au I-iockey à Saint-Henri. La municipalité demande 

son adl-iésion au Conseil des loisirs de la région de 

Q u é b t c  cri 1982. On accepte de part ic iper  i 

l'organisation dc la finale régionale des jeux d ~ i  
Québec eli 1984. Comme il  n'y a pas de patinoire 

intérieure à Pintcndre, les activités des jeunes sont 
parc;igées encre Sainr-Heiiri e t  Lévis. A partir de 

1396, une résolution coriceiitrera toures les acci\rites 

sur glace à Lévis. 



Firialcrnent, il aiira fallu acrendre la création du 
ministère cle la Jeunesse en 1960 pour sensibiliser 

Ics autorités ~nun;ci~aIes aux beso,ns des jeurics. À 
pi ir t i r  du moment  oii ceux-ci décident  d c  

s ' i ~ r ~ ; ~ ~ ~ i s e r  et de se prendre en niain. le coaseil 

municipal n'a pas hés~ré  h les appuyer. Ainsi, aii 

coiirs der anliées e t  selon ses moyens ,  la 

muiiiiipi~lité a arnénagé cc entrerenu des tcrr:iins dc 

balle (balle malle oil baseball), de ballon volant, des 

p<itinoires e t  clitférents parcs e t  jeux. Elle a 

Egdlcmcnr constriiÏc ec encretenii divers chalers de 
loisim coriformément aux exigences cle sécurité. Elle 
a soucriiii Ic Iîockey, le buebal1 n~ineur et le soccer 

des icuiics citoyens, elle a égalcinent encouragé la 

nntatioii  e t  le pa t Ïnage  a r t i s t ique .  Pour  les 

pczrsonncs âgées, le Club  d e  l'Âge d 'or  a regu 

répuli6rernen t des .;ubvcntions pour soi] tenir ses 

iictivitis. Sur  le plan c~i l turel ,  I n  n-iiinicipaliré a 

accepté d e  parr iciper  à l ' ouve r tu r e  d'une 

bibliotlièclue municipale dts  qu'un service comme la 
Bibliotlièque cenrrale de prec fut mis sur pied. Elle a 

de\-c-lrippé u n e  classe pour  les plus petirs,  les 

Ratons-couleurs .  Fi i is lement ,  elle a mis  i la 

disposition dcs citoyens lin ai~cobus pour craiisporter 

3 Icurs  acrivicés les jeunes ec les moiris jti.Lines ; j i i i  

résidciit sur son territoire. De plus, la municipalité a 

soilrenu Ics bénévoles  qui üeuvrcnr dans  les 
organismes municipaux en leur fouri::s.sant locaux c i  

senYices, nocammeiit il11 Service d'entraide, ail C:l~ib 

de  l'Age d'or, au rnouvcment scouc, à Parcncs- 

Secoiirs. Une r4solution adoptée par le Conseil cn 

1998 en ~ I C  long sur la. philosopliie du Conscil qui 

soiiscrir ii I'drrtpt&on de le12 pr i l i t~qt~ t  r/e ,~~-virnaiuarrre et 

cle 101tlie~7 att.1- org~l  n i.rrnr.r i r i tnmn~lntirdi,-ej de lu 
~n?tnir-ifinlité dt Pirirr~rlr-e po11r I'ol.rention des s~r.i,ica 
7?2// n lt.ipa/cx . 

La Iecttire des procès-verbaux i-ie perriler pas, 

bien siir, de juger de ce qui n'n pas Sté fnit. On peut 

cepciidanc conclure i c i  que, s i  I'intértt du conseil 
muriicipnl pour la leiinesse, les loisirs cc la culture a 

mis du remps à se concrériser, i l  a pris une imporr;ince 
grandissante au cours des ails. L'nccroissrmenr du 
biidgec municipal à ccr effet en fait hi : rilors cllie rien 
n'est inscrir à ccc item avant 1980, Ï I  esr passi de 
93  828 $ en 1980 à 73'1 400 E e n  1999 (voir 
c2i  blcnu 5 1. 



A parrir de 1960, la municipalité de Pinrendre 

s'implique dans le développement régional; en parti- 

cipant à l'exposition régionale de Saint-fiornuald. 

Réguliéremenc, elle appuie le développement de l'in- 

dustrie régionale : la construction d'un quai en eau 
profonde à Saint-Romuald, le développement d'une 
raffinerie de pétrole, les différenrs conrrars à la MIL 
Davie et son rnsistance pour l'achat des produits 
d'aqueduc québécois. 

Pintendre manifesce en 1980 son désir de parti- 
ciper à une  Municipalité régionale  de  cointé  
comprenant les muni~ipalites suivantes : Lsuzon, 
Sain t-]osepli-de-Lévy, Lévis, Saint-Louis -de-  
Pintendre et Saint-David. On assisce alors à la 
fondation de la MRC de Desjardins. Ici, la inunicipa- 
Ilré de Pintendre est surtoiic concernée par le projer 
d'un plan d'aménagement du territoire, projer qui 
est finalernenr adopté après plusieuxs proposirions en 
1988. Chaque projet de dévcloppernenc du territoire 
de Pincendre est désormais assiijcrri à ce plan d'amé- 
nagement régional. Ainsi en 1989, le Conseilrle~rundedh 
M RC aé Duja~cIiri ch î d $ e ~  l'dJectnsion vérreo-t20~ogzqf~e 
de la Grande Pl& Blwe schima d'aménagerntx! nfin cle 
les intip-ei. dh~s I'cz ffectnilo~i agricole et, en i 99 1 , c'est le 

d'urbanisme qui doit Erre modifié afin de se con- 
former au  plan d'aménagemenc de la MRC de 
Desjardins. 

La municipalicé de Pintendre est membre dc la 
Corporation de dévcloppemenc economique Pointe- 
Ltivy er de la Corporation de développement de la 
MRC de Desjardins depuis 1987, aujourd'hui le 
Centre local de développement. 

La miinicipalité appuie en 1986 I'in-iplantacion 
d 'un  CLSC dans la MRC de  Desjardins et  d ' un  
deuxième en 1995; elle appuie égalemenr, par une 
contribution, le regroupement des ainF(cs) en mar- 
che de la MRC de Desjardins en 1995. 

L'implication du conseil municipal dans le déve- 
loppement dc la route Kennecly depuis 1984 er plus 
réceniment dans celui du Parc indusrriel démanrre 
son désir d'encourager fortement le di-veloppement 
économique municipal et régional. Le chapicre éco- 

nom ique dévoile d'autres aspects de l'implicnrion 
iconomique de la municipalité. 

L'information colligée à parrir des procès-ver- 

baux montre I'irnponance du conseil niunicipal dans 

I 'évulurion d e  la communai icé .  En c e n t  ans ,  

Pintendre est passée d'une municipalité rurale à une 

municipa1;cé urbaine. Année après année, la gestion 

municipale devietir plus complexe. À Pintendre, la 

gestion des fonds municipaux a d'abord senri au 

développement des routes et des rues, à I'établisse- 

ment  des infrastructures, tou t  en  appuyant  les 

i.ndigent s selon ses moyens. Graduellçmcnt elle s'est 

inttiressée aiLu citoyens de tous àges en les soutenanr 
dans leurs activités sociales, sportives et culturelles. 

L'augmentation considérable d e  la population dans 

le dernier quarc de siècle a provoqué une réorganisa- 

rioii importance de sa gesrion et la municipalire 

s'intègre de plus en plus a sa région. 

Le conseil municipal s'est inréresçé à diverses 
activités à caractère régional. Les premiéres jmplica- 

rions en ce sens ont porté sur la gescion des déchcts, 
puis sur I'assainissemcnr des eaiix; vint ensuite 

I'arnénagernen t intégré du territoire a la ritgion. 
Dails lin secteur tout à fair différent, la municipalicé 

apporce son soutien i diverses activités sportives 
régionales, participe i des échanges de terriiins, 

d'éqiiipemenrs c t  de services avec ln Commission 

scolaire, s'implique dans les domaines social et cultu- 

rel par le biais de la bibliothèque municipale, le 
senlice de si-curité publique et la cour municipale, 

semices partagés avec les rniinicipalicés avoisiniintes. 

Aujourd'hui, les élus rravaillenc à développer la 

structure industrielle de Pintendre, ce qui la posl- 

tionnera avantageusement dans I'éventualiti d 'une 
fusion avec les rnunicipalirés avoisinantes. Les années 

2000 verront-elles Pinteridre retourner dans son 

giron d'orig~ne ? 
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Sur le cRer~12ii.i d u  émla 

par Michelle Mauffetce 

%LIS noiir avons un jour plus ou moins lointain 
pris le cliemin de l'école. Chaciin a ses souvenirs 
pcrscini~els, liés, ici i i  Pintendre, aux Moussaillons 

pour les plus leunes, au collège et au couvciit pour 

leurs parents, e t  aux pccices écoles à une et  deux 

classes pour la génération qiii les a précédés. L'école, 

comme elle a changé ! 

L'histoire de l'école à Pintendre s'est faite au jour 

le jour grâce aux personnes qui en ont accepté la 

responsabilité : les enseigiiantes et  les spécialistes. le 

personnel de soutien, la commissaires et les s~r6trtires- 
trésoriers, les inspecteurs, les rravailleurs qcii ont 

construit, réparé et entretenu les locaux, les clîa~iffeiirs 

d'aucobiis, les brigadiers e t  les surveillarits. Cette 
liistoire, elle est écrice à petics rraits sous la plume du 
secrétaire-rrésorier dans  les comptes rendus des 
réunions de la Cornmiasion scolaire de Pinttndre et 

dam les archives scolaires qui ont ét t  les sources les 

plus urilisées pour le retrouver'. Elle esc écrice aussi 
aillcurs : mémoire du paysage et des gens qu'on 

retrouvera aussi à travers les pages des familles. Mais 

il ne sera p z  possible de tout rappeler. 

Ce chapitre se divise essenciellemenc en  deus 
parties d'inégale importance ec pm toujours parcdite- 
merit étanches, qiii tenrenr l'une et l'autre de saisir le 

grand vent de cbangemenc qui n balaye le siècle. En 

pensant aux tout jeunes, qui n'ont pas connu le passé 
loincriin, ec aux atriés, qiii seront heureux de se le 
rernémorci., nous avoris cl-ioisi de nous arcarder plus 

1, ) I  !. ,;uemenr sur la premiere partie, qui couvre Ics an- 

nées 1904 à 1960, de la fondation de la Commission 

scolaire de P;nrendre au seuil de 13 Révolution t ran-  

qiiill~- et de la r t h r m e  scolaire qui l'accompagne. 

Nous y évoqiierons le foncriannemenr local dc la 
con-irnission scolaire encre les niains dcs commissaires, 

noiis parlerons des écolcs de rang et de celles du vil- 
lage - couvent et ~ol lège -, du rôle de I'inspecccur, 

ce person nage presque légendaire, enfin des inscitu- 

crices de ce ceii-ips-là. Dans la seconde partie. qui 
couvre Irs années 1960 A nos jours, nous cenrerons 
surrout de clarifier quelques aspects du  grand viragc 

qui a concribu6 i créer l'école d'aujourd'liiii. Nous 

aborderons très brièvement la fréquentation scolairc 

- nombre d'élèves dans les écoles - et la forniarion 
académique de l'ensemble des gens de Pintendre. 

La f o n d a t i o n  d e  la Commission scolaire de 
Pintendre et son fonct ionnement  au début dci 
siècle 

Depuis 1829 et jusqu'à l a  création du ministère 

de l'Éducation en 1964, c'çsr la paroisse qui sert de 

base terriroriale à I'organisacion scolaire au Québec'. 

La création de la paroisse Sainc-Louis-de-Gonzague- 
de-Pintendre en 1900 et I'6reccion civile subséquenre 

allaient entraîner la créacion dé. la municipaliti- scolaire 

sur le mêrnc- territoire - moiils les rangs Harlaka 

siid et  Plaisance, q u i  demeuraient ract-aches à la 
municipalité scolaire de Saint-Joseph de Lévis. La 

nouvclle commission scolaire ne partait p;iç à zcrri. I I  
existait des lols et des façons de fiire. Comme paxout 
au Québec, la responsabi1;té de I'organisacion serait 

confiée i des commissaires élus ec Urie large parcic du 
financement reposerait sur la perception d'une caxc 

scolaire, obligatoire depuis 1846, répartie entre cous 

les propriétaires de biens-forids'. Ec puis Pintendre 



À la fondation : 
Arrond~ssement n" 

co?npl-enanr le village. les rle~tx rangj de Pinrendre przl-rie ATotse-Dame et les prop.l~iLtés cl/ sixièrne rang 
moins e@hr i ta i~@~;  

Arrond;ssemenc n" 

rompl-enmt k t  puflic &J dr8x ~ ~ 4 ~ 8 s  de Pintendre a ~ ~ t q % b  Sd~nr-Joieph, nuec en p l ~ s  le 1~77g Sclint- 

Georges ; 

Arrondissement n" 3 
1-ompuenant le rang  de^‘ Co~tcr~re,. le mng Adaka ~iur.d 4.t totkles  le^ prup.i.ilté~ q~ ( i  ne 3-ont pas comprije~ l l n n ~  k 
vu ng d e  Pintendre ; 

Arrondissement nu 4 
romprtndnr /c rm7g de h R~zuère. 

À partir de 1750 : 
Arrondissemcnc nu 5 

ramnprennnt Ies rrcangs ligrkf ka-sud et Pl&saiict. 

était déjà peuplée (557 personnes au recensement de 
1901) et comptait quacre écoles. 11 en sera ample- 

ment qucsrion plus bas. 

La mise sur pied de la commission scolaire 
s'effectue le 4 luin 1904. L e  18 juillet se tienr la 
première assemblée à la maison d'école du village. 
Quelques propriétaires de biens-Conds - ils ne soiit 

qu'une petite poigriie - élisent cjriq commissaires. 

Parmi les élus, signe de l'époque, c'ex  le curé Tliéodore 

Mercier  qu i  es t  riommé prés ident .  Ph i lémon 

Mér;vier accepte la câclîe rérnunirée de secrétaire- 

trésorier. Le territoire est alors divisé en quatre  

arrondissements ' .  Chaque commissaire se voit 
dkcernrr la responsabificé d'un arrondissement cc de 
l'école qui y est située. 

Le C O L ~ P  d'envoi est donné.  On trouvera a u  

cahli:au I la liste des 18 présidents et des 6 secrétaires- 
trésoriers qui se sont succédé de 1904 a 1972. Dans 
cc t:ableau, on reconnait des noms de famille bien 

typiques de Pinrendre'. Ec parmi les 74 commissaires 

qui iseront éliis au cours de cette pér~ode, o n  con-ipre 

aussi bon nombre de Carrier, Colicure, Bégin, 
Dun~onr,  pour ne nommer que  ceux-là. 

Dans ce tableau, on observç aussi la grande stabi- 

lité de l'emploi du secrétaire-trésorier, puisqu'il n'y 
en €,ut que six pendant coure cette piriode, dont 
Télespliore Carrier et Gérard Dumont, qui ont occiipé 
ce ptiste rc=speccivement pendant 20 et 2 1 ans'. Chez les 
commissaires, c'esr Philippe Dumont qui resrera en 
funnion le plus longcernps, avec 18 années de service 
bien coniptées, donc 1 1  à riire de président. Bon nom- 

bre çle comniissaires ont Pgaleriient fait leur marque sur 

la scène municipale. Tel est le cas, par exemple, d'Aurore 
Carrier, comrniçsaire de 1929 i 1935 et conseiUer muni- 

cipal de 193 1 E 1935, et d'Aimé Pro~dx, commissarre de 

1938 194 1 ec conseiller municipal de 1916 à 1947. Ce 
rie scint paç les seuls. 



Liste eii dz~rée d~r ?)~nj;7da~ des p1.4siclerzts, secréfnires- trésojr'ers et Mspecterrrs d'école 
-- -- 

I 

1 M A N r 1 A T  PRT.NOXI ET MOXI htAN131iT PTctNOXI E'l' NU&! 

1904- 1906 Théodore Mercier 1904-1912 Plîilérnon kIerivier 
1906- 1913 Georges Courure 1912-1332 Télespliorc Carrier 
1913-1918 Damasse Fontaine 1932-1943 Adrien MécivÏer 
1918-1919 Joseph Begin lc)41-1944 Loilis-Hcnri iMétiv~er 

19 19- 1920 1-Iilariori Robertson 1944- 1965 G é r i ~ d  Dumonr 
1920-1922 Joseph Bégin 1065- 1972 J. Eiidore Couture 

1932-1923 Édouard San-ison 

1923- 1925 PIii)ippe Bélanger INSPEC'CEURS 
1925- 1926 Moïse Labrie 1905- 1923 A .  C;ii;ay 

1923- 1947 1926- 1729 Tliimolaiis Carrier J E. Gosselin 

1929- 1936 Joseph Bouffard 1948 J .  Jolin 

1936-1940 Alplionse Couciire 1949- 195 1 C. Aubé 

1940- 195 1 Pliilippe Dumont 1 95 3 M. Plainondo~i 
193 1-15)>> Rom60 Mkrivicr 1954- 1959 R. Prkmonc 

1955- 1956 Paul-Émile Aubert 1960 G. Paré 
1956- 1939 Gérard Gosselin 1960- 1961 A. Sainc-Jacclucs 

1959- 1967 Léo Boiirin 1963 G. Park 
1967- 1972 L Alexandre Robcrtson 1963 J. Boisclair 

-- 
Soiirrrs . Prriccs-vcrlili i is clç II C.r~riiinissiun sccilxirt dc Piiirci;rlrc 1')O~i- l ' ) i l ,  K ~ I c v 6  d 'Er ien l ic  i3rapc:iii 

En posre de 1904 à 19 12, Pliilemon MPtivier, Le ti'audil des mmrni.i~aii.~s d'lcole 
premier secrécairc-trésorier de la Comniission scolaire er . .c(c~~é~at~~-/rhorie~. 

de Pinrendre, occupa aussi la [onction de secréraire- Oucre l'adminiscriition er l 'établissement du  
rrksorier de 190 1 i 1320 sur lu sdne  mimicipalr Par la 

,il,l, de ,,,,,ion, on petIr ra,ilencr e;cllci 
silii:~.: I I  fur élu sixième maire de Pinrendre, donc I I  a princip:ilcs les fonctions des commissaires c c  di] 
orienté la destinke pendant 13 ans, dc 1933 à 1936. secr~tairc-crésor,cr : la cr~at,ori  des iirrond;ssemenrs 

scolaires, la construction et l'entrerien des écoles; le 

rccrutcrilent cc I'engagernent des in~titutrlces (le 

féminin mérirc largement sa place puisïlu'il !. eut 
cou jours une majorité d'institut rices à Pintendre); 
l'adoption des prograinnies d'étude e t  dcs ri~anuels 

scolaires; Ic recensement scolaire ec Ic contrôle dcs 



,Çr.rr IE cht~77~i12 decf t!~uZe~ - --., - - - -  -- - 

LES TROIS SAISONS D'UNE ANNÉE TYPE CHEZ LES COMkllSSAIRES DE P I N T E N ~ R E  

ÉTE - L'année commence avec l'élection des commissaires, la nomination d u  prisideric et  I1engagemenr 
du secrérairc--trésorier, suivi$ de leur assermentation. Juillet restera jusquiau milieu du siicle le mois ou se tienr 
l'assemblée générale au cours de  laquelle les propriétaires élisent les conin-iissaires, puis elle sera dé~ lacée  au 
mois de juin. Dés le départ, on opère cliaque année une roratiori parricllr dcs cornmissaires, ce qui assl;re une 
certaine continuité de l'administration. En 1305, on cire au  sort poiir clioisir les commissaires sorrants, puis 
cela se fait I l'expiration de leur niandat d e  3 ans. Cela n'rmpEcliait pas les rEélections, ni d'iiillrurs les dérriissions 
en cours de  mandar, et le fait qu'on remplace automatiqurnienr un commissaire qui n e  se présente pas aux 
réunions pendant crois mois d'affilée, 

En a o h .  c'est le débiir des acrivicés courantes. Ori établir le Iiudger, à partir duquel on fixe le faux de la 
CdifMtlO@ wükm-e er de  la rkfnbrttion mensue6le. La cotisation est un autre nom pour ce qu'on appelle aujourd'l-iui la taxe 

scolaire, cet impôt foncier payC par les propriéiaires de biens imposables de la municipalité scolaire. La rétribiition 
mensuelle est payable par les parents des élèves. (On  a vite oublié que la gratuité scolaire est relativement recente. La 
rétriburion mensuelle cessera à l'élémentaire en 1943, avec la h i  de /~nfie, ienc~z~ion ,colarue oblig~rtonr, et  ail début des 
aririées soixante poiir le secondaire; la gratuité dcs rnanucls scolaires votée en 1944, relève du bon vouloir des 
commissaires.) Et on nomme un auditeur pour la vérification des comptes. Au mois diaout, il faut s'assurer qiie toutes 
les institurrices seronr au poste çt régler la dernières questions d'engagement. On procède à l'achat du bois de chauffage 
des écoles, ce qui se h ic  par vente publique aux portes de l'église uri dimanche. à ter~~-hère hpl/isbas~e. C'est un des luxes 
relarifs de Pintendre, car I'acliat du bois par les commissaires érair loin d'être cllose acquise partour. Les commissaires 
ne manqueront pas une année a cette obligation et  ce[ achar s'nrrêrera en 1960, avec la fermeture de la dernière école 
chauffée au Iiois, l'école nu 4 .  On verra que les écoles n'étaient malheureusement pas tiécessairenirnt très chaudes pour 
autant. 

PREM~ER SEXIESTRE - C'est en septembre que l'on procede généralement au recensemenr des enfants de  
G à 14 ans (plus tard de 5 à 17 ans), dénonitrernent exigé par le Di-partement de l'Instruction publique (DJP), 
et  qui se régularisera aprés que soit passée en 1943 la LOI de IA /réqile;ttfarion scviaire abliyarorre. Les commissaires 
confient certe tâche au secrétaire-trksorier, qui devient de fa'ciii ~ri irn~lémei~taire conirôleur d'absences; i l  reçoit une  
réniunéracion séparée pour chacune de ces responsabilités. Après la visite automnale de l'inspecteur, celui-ci vient 
parfois reba;ri~stv d& saprijeita - /'expression est consacrée dans la ~rocés-verbaux- la réunion des commissaires pour 
expliquer les nouvelles lois c t  directives en provenance du DIP ou de l'inspection saniraire. D e  toute maniPre, les 
commissaires évaluent les travaux et les acl-iacs qu'il a recommandés et jugent de ce qui csr possible de faire ec à quel 
rnoment ce sera fiait. Cfesr aussi le moment pénible où i l  faur réclamer les cotisations scolaires non versies et pénaliser 
les retardataires, qui deirronc payer un  intérêt variable suivant les années. 

DI . I  Y I I ~ M E  ST\Il':3TKii - Une des activirés importantes de ce sçn-iescrc est iç recrutement des insritutrices pour 
l'année suivante. C'étaii: le rnoment de l'année où parveriaienr aux commissaires les dkmissions et  celui où ils décidaienr 
des non-renouvellernenrs de conrrar, celui ou ils considéraient les demandes d'eniploi qu'on leur avait envoyées ou, 
coinme en mai 1925, les candidatures que le curé faisait valoir (le curé, soucieux de ses ouailles, n'est jamais bien loin, 
même s'il ne se manifeste pas directement dans toute cette liistoire). Avant l'instauration du contrat collectif de 
travail, i l  fallait aussi fixer le salaire qu'on accorderait à cl~aque insçitutrice. Touc ce triivail n'allait pas tciu~ours de soi, 
c'rsc poiirquoi on arrivai1 parfois en juillet et en aoîir sans avoir toint le personnel vouh .  

Le priri~enigs était aussi l'occasion de préparer les travaux importanrs à exicuter pendant les vacances. Ces 
décisions sonr discutées à plusieurs reprises, er jl y a parfois réun-ion des conlmissaires avec les contribiiables d'un 
arrondissement, comme c n  juiii 1916, lorsquiil s'agit de refaire le sdage  de l'école n" 3, travail qui aura coûté 350,9 1 3 
selon le relevé <le dépenses qu'on en fait le 30 août suivant. Car 2 chaque fois, puisqu'une résolution adoptée eri 
septembre 1904 specifie que les coûts supérieurs à 20,00 $ sont à la charge des arrondissemenrs qui requièrent la 
dépense, il en découle une taxe spéciale sur tous les biens imposables d u  rçrriroire concerné. Enfin, en terminant 
l'année scolaire, une des responsabilirés agréables des commissaires est celle d'acheter les li.+res de rico;.npenje. Les 
commissaires s'en acquitteront religieusement chaque année, n-iêrne au cours des années trente si difficiles. 



absences, Le travail du secrétaire-trésorier consiste à cent ;i se regrouper (débuts de In syridicdisacion), les 

donner  suice aux résolutions adoptées pa r  les comniissaires s'adapterit. Les années quarilnte er 

commissaires au cours de leurs réunions régulières cinqliante se révèlent des années chariiières. I I  sera 

ou spéciales : assurer le suivi de la correspondance plus loin question de I'ilecrr&cation des écoles, de la 

(par exetiiple, établir les contacts polir reçrutsr les construction d u  couvent et du collège, qui sonc les 

institutrices, rédiger les demandes d'octrois), aficher virirables temps forts de cette époque à Pincendre. 
les avis publics, recevoir les plaintes, retranscrire les Mais remarquons Lin moment  dans  les proces- 

minutes des reunions, percevoir les taxes. L'encadré ci- verbaux l'organisation croissante du cravail qui se 

coritre pernier de les imaginer s'activarit à Pintendre fait à la commission scolaire. En février 1944, on 

tout au long d'une année type et de comprendre un peu décide de fixer a u  deuxième dimanche de chaque 

mieux leur travail. mois les jours de réunions ordinaires des commis- 

Les liens de parenté des commissaires avec une 

bonne pi~rrie de la popularian montrent bien l'enra- 

cinement de l'organisation scolaire dans la comrnu- 

n a u t é  pintendroise, mais auront-ils favorisé ou 

compliqiié leur difficile travail ? Les commissaires 

occupent une position délicate subordonnée aux 

exigences du DIP et  des divers semices d'liygiène, 

qui leur parviennent notamment  par le b~ais dc  
l'inspecteur. Ils doivent aussi se concilier le p o ~ n t  de 
vue de ln population pour cluj les taxes çonr toujours 

trop élevées, d'autant plus qu'au début du siècle - 

si les gens de Pinrendre ressemblaient à ceux des pa- 
roisses rurales du reste du Québec -, ori sair que 
pour plusieurs la scolarisarion paraissait bien discu- 

table ... 

Amorce de changement 

Au début du siècle et jusqii'au seuil des minées 

quarante, la vie scol,Iiire évolue peu, le contexte duTicile 

s'y yrêrant mal : la Première Guerre passe; la grippe 

espagnole stvit en 19 18, et l'école no I fern-ie entre le 

9 ocrobre et  le 20 novembre, comme le rappellent les 

émouvantes pages blanches rayées d'un grand trait 

dails le journal d'appel d'AngEline Boulanger; les 
ani-:.;c:s crence voient ensuite I'argenr se raréfier et 
pPriclittr les salaires. 

Vigueur q ~ i i  succède à la fin de la crise ? Richesse 
créée par la guerre ? Dynamisme de l'après-guerre ? Lr3 
directives du DIP dfluent, les institutrices commen- 

saires. À parcir du 9 Eévrier 1947, poir/u se cor&i+tt~r ari 

Code srohje, les jours et lîeures de b u a u  di1 secrétaire- 
rrésoricr deviennent aussi plus régulières, et on sait 

pouvoir le rencontrer Ics h i a n c h e s ,  lundis et vendrc- 

dis; plus tard ce sera tous les jours. Le recensement et 
le contrôle des présences prennenc un caractère plus 

rigoureux. Le calendrier de l'oiiverture des cluses, 

des congés et des vacances de fin d'année devient 

ofliciel i partir de 1947 : L'o/~z~efl~/r.e ~/ , j j es  2jtf;xee 

UL/ mmrdi 5 sepfemhre et  le ~eci-étaire est drrturi~é 2 &~il?a,dl- 

à hi. l e  r~f i -é  dkn fcrit-e Ibnnonce a!/ prbne l e  dimanche 
précidetrr (14 ao;ir 1950). Para l lè lement  à la 

sy ndicalisation des enseignantes, les commissaires 
adhèrent à l'Association des commissioi.is scolaires : 
oii rrauve en octobre 1950 l'inscription de leur coti- 

sation annuelle de 25 $ dans le procès-verbal. À 
partir du 16 aoUt 1956, la plume de Gérard Dumont, 
secrétaire-trésorier de Pintendre, laisse la place à la 

machine à écrire : désorniais les procès-verbaux 

seront tapés, avant d'être saisis à l'ordinateur quelque 

quarante ans plus tard. Ces q~ielques exemples parais- 

sent aller de soi, mais il fallut de ces prernitres fois, 

qui ne sont pas si lointaines, où se sonc mises en 

place, une à une, les façons de faire de la fin du 
XX' siècle. 

Tout au long du siècle, on verra ainsi l'organi- 
sation et la hiérarchisariori aller croissant. II en sera 

de même du coût de l'éducation, comme oii peut le 

consracer par la cornparnison budgkcaire proposée au 

rableau 2. 



Salaires des insririitriccs 3 GUO 'li.air~rnerit du personnel acaJ6t.iiiqii.t 2 1 700 I 

CI.iauffngr cc entrerieii 750 Dépenses pour les propriécis scol A :  s 6 940 l 

Amaibleiiients et  rfparatioii 220 Intérkr sur enipriinrs [ . 1 800 

1 Adnl inistration générale 238 A ~ ~ I I I I I % ~ ~ ~ I ~ ~ : [ I  g é ~ ~ i r a l c  3 155 1 

Autres dépenses 259 Drpcnses ~!(.i-c rses 600 1 

Toral rlépenscs prkvues 

Transport des élèves 

10 917 S %ta1 dépenses prévues 

1 Arrérages divers 

Octrois 

$83.13 Frsis de scolariri [...] parcnts - 
Frais de scolarittt [ . ] autres C.S. - l 

354,49 Subvenrioii [...] fédEr;J[~l - l 

G 650.00 Siihi c-iirion [. . -1 provincial[el 35 512 

l Cotisnrion [taxcl générnle 2 692,OO Taxe genkrale 

Aucrrs rcveniis 

I Total ruvenirs prkiws 10 893,8l $ Tural rcveniis pr&\rus 

kurces . Le tiudgct 19 1- prsir Ir 27 j u~ l l~ t  1 nii rrirnï > cles f'rrct~+t.rltl~i.> L& ki Ci~rlrv~urin wi,L.rifi uL.Pjn:iv!~h.. p. 51s. Le budgcr 19!i.l parsir Ir 30 jutilcr 19W ;iu th-irne 5). 

1,. II P~,ur fins dt. iompiimn avcu:lc b ~ r 1 ~ c . t  ile 15137. cemine catCg(8rits dii bii<ljiri 196-1 oiic kti.tegmu~n's. %us Ics irernr b u J g i . r k  nr sonrpas dEcaiUixdmr le 

prr~k-\.crhd d e  ! 9M. 

Dans l 'ensemble, sans  compter les cotisations d r e  au cours dcs années soixaritc-. Car, jusqu'à  l a  

spéciales, la taxe générale, qiii oscille beaucoup avec réfornie scolaire, la taxaclon assume encore une 

les années, doublera avant les années trente; elle p s -  parrie importante du  coGt de l'éducation? Voyons 

sera à plus de 1,00 $ par 100 % d'évaluation au cours comment ce travail er cec argent se concrétisent dans 
dcs années quarante, atteindra un sommet de 2,50 3 les bicirnents scolaires et les niveaux d'enseignement 

au milieu des années cinquante, avanr de redescen- offerts aux écoliers. 



Les a maisons d'école >, au v h g e  et dans les rangs 

L'kcole, en principe, est ~oristruite au centre de 
chaque arrondissement selon les ~ l a n s  fournis par le 
DCpartenlent de I'Instniction publique. Quatre écoles 

cxistenr en 1904; à parcir de 1905, elles porteront 

chacune, en guise de nom, le numéro de leur arron- 

dissemenc : 

L'école n" 1 : au centre du village près de l'église; 

L'école no 2 : à I'esr de Piritciidre; 

L'école no 3 : ail village des Couciire; 

L'école no 4 : dite du Pont de fer oii de la Kvière. 

Ces quatre écoles 11e comportent qu 'une  classe 

cliacune. On y enseigne les quatre années que compte 

alors 11. cours clémenraire. Les écoles étaient aussi 
dorees d'un hangar oii l'on cordait le bois. Ec i l  y 

avair, généraleinent situées tour au fond du haiigar, 

les latrines, sépar4es pour les garçons et  les filles. 

Pour l'école nu 4 ,  c'est en 1949 qu'on fera I'actiat d 'un 
s~lsft'mt4 di loi/efle /ydi*o-stpiqr~e. Cf i  écoles corn prenaien t - 
elles aussi L L I ~  logement pour I'institiitrice, généra- 

lcrncnc une cuisine et une chambre, comme souvent 

les i.coles de rang au Québec ? L'école no 4 ressem- 

blait a ce modèle, puisqu'cn 1934 on accorde lit, 
table et chaise a I'insticurrice qui y fait la classe. La 
(q nouvelle .i école no 1 comportera iin logeinenc polir 
l'institutrice à l'étage, qu i  semble n'avoir été occupé 
qu'épkdqiietiienc. Sur Ic terrain des écoles, y avait-il 

LIII piiic~ ? En 1905, e n  rout cas, le cbawoyage dc l'eau 

coûte 6 S, et plus tard, cn 1937, à la « nouvelle n 
école n" 1 ,  l'institutrice Gabrielle Labrie inscrir sur le 

formulaire desriné à I'inspccteiir que l'école se fournit 
cn eau chez le troisième voisin. Le terrain, qui sert 
d'aire de jeu aux enfanrs à I'l~eure dit dîner, doir être 

clôturé. L'inspecteur qui passe Ic- 9 mars 1908 remsr- 

quc qiie celui de l'école no 2 ne l'est p a  : nouvellc 

dépense, certe fois de 16 $, pour faire conscruirc la 
C ~ Ô L L I ~ E  esigée par la loi. 

Dans la première pnrcie du  siècle, l'inspecteur 

dans son rapport trouve souvent les écolcs froides, 

mal aértes, insiiffisammenr éclairées; il demande des 

corrrcrik. MGme si I'iriçtitiicrice se cliarge dc balayer, 
d'effectuer le  laz~nge dl/, poÈ(e. en lin tnoc, de garder 

l'école propre, tous ces bitimencs et leurs mobiliers 

exigenc dc I'enrretieri - nettoyage des hangars er 

des lieux d'aisance, peinture occasionnelle - cc de 

fréquenres réparations (allx bancs cc piipltres, aux 

clôtures), sans compter les projets de plus srande 

cnvergiire, longtemps soupesés et discutes. Snliige, 

cbâjsa, corfiayr/rr : les améliorations souhaitées doivent 
souvenr être reportées, avanr qu 'on puisse finale- 

ment y conseritir, oiivrir les soilmissions et accorder 

Ic conrrat au pliis bas sournissionnairc. Le mobilier 
scolaire est presqiie roujours insi~fffianc à certe é m u e  : 
il semble y avoir iin nianque clironique dc piipirrcç, 

notamment A l'école n', 1, qui compte déjà 48 élkves 
en 19 18, et dont la clientPle rie cessera d'augi~ienrer. 

D'ailleurs, le prolet de conscru;re au village une 

école moEE'éIe apparaît dès 1916 à la silice d'iine recom- 

maridation de l'inspecteur. Car, i l  faut non sciileiiien t 

agrandir, mais offrir aux élèves la possibilité de suivre 

Ic cordi's modèle, qui désignera jusqii'en 1923 Ics 5 '  er 

6 années, ces deux années d'i-rude qui suiverit les qua- 

cre années d u  cours élémcritaire". Ceci suppose 

d'avoir au moiiis une classe de ~ Y ~ I P L I S  ec une cluse de 

p ~ t i t ~ .  L'inspecteur devra rkicérer sa siiggescian en 

19 18. La jeune commission scolaire 11ésite à engager 

des depenses dc cet ordre. On s'enquiert des prix; on 
préférerait crarisforti-ier l'écolc cxistante; oii envisage 

la construction, piiis on recule ec on s'accorde iin 

délai d'iin an. Fin décembre 1922, enfin, on  exaniiiie 

Ics er devis reçiis du DIP pour la construction 
d'une t-cole qui mesure 10' x 44' cr coinprentir:i Jeux 

classes. Piiis en janvier 1973, la soumission accordce à 

Josepli Boiirger est acceptée par le DIP (il fallait qiie 
la décision des cornmissriires fût corroborée), e t  la 

<d i-iouvelle ,> école n" 1 est prête poiir In saisori 1923- 
1924, juste à remps pour le noiiveau programme qui 

porre à sis ans l'école éléiiientaire"'. En 1927, la 
reco~istriicrion de I'tcole n" 2 ira bon train. O n  

trouve au tableau 3 un résiin.ié de la petite liiscoire 
dcs écoles de Pinccridre. 



L'électr~fication - En avril 1946, la compagnie 
d'électricitP Qiiebec Power oLfre 50 $ de rabaÏs sur 
l'installation électrique de chacune des Ccoles de la 
paroisse. En juin, l'idée a fait son chemin ec, rhnj  le 
bui ~l'urder I'éd~tcatio~r des enJznts, la commission 
scolaire s'engage à faire insraller l'électricité dans ses 
quatre écoles. En  août, on  cxcluc du projer l'école 
n V ,  puisqu'on est sur le poinr de consrnuir le couvent. 
La compagnie installe s s  poceaux, mais il faut attendre 

le ! 1 aoiit 1948 pour voir signer le contrat du ciblage 
de cllaquc bcole. En septembre cette année-là, institu- 
cries er enfants ont dii célébrer le codon de l'éclairage 
élenrique. 

La modernisation gagne lentement les maisons 
d'écoles, er les années cinquante verront une florai- 
son de r r a v a u  et de reconstructions. D2.s l'annexion 
d u  nouvel arrondissement en 195 1, on remplacera 
l'école no 5 existante qjie Ilznsperteltr 1-onddmne par une 
nouvelle école destinée à recevoir 30 à 35 élèves. 
Celle-ci sera bénite par le cilré Josepll Lambert le 

2 1  ocrobre 1951. À Darnese Bégin, qui a offerc 
graruitcment le terrain, on offrira en éclîange celui 
de i'jncienne école n" 5. Puis en 1952, l'école n" 3 esr 
rcco~istruite à son tour, er le terraln est agrandi. Et,  

comine l'école nc' 2 ne répond plus aux exigences du 
rnmkcère de la Santé, la commission scolire s'engage 



dans u n  plan dc modernisation qiii compte 16 items, de l'église, face a u  clicmin piiblic. Les frais de l a  
dont le creiisagt. d 'un piiirs arrésic~i inrérieur muni consrriictioii seront payks aiix deux tiers par l 'arro~i -  
d'une pompe élecr rique, I'installarion dc toiler CE, d'un d;ssernent, le ciers rest anr par In  cornmission scolaire 
lavabo ec d'un abreuvoir, celle d ' u n  systètiie dc- entii-re. L 'entrepreneur  L. l? Gagnon demande 
chauffage avec brùleur i « I'liuile )> ct In démolition des 3 1 020 5 ;  on fera (1 n cmprunr de  3 5 000 5 sur 
ancienna dépendances. 20 ans A 3 5% d'intérêt. En août, on procède ;i i ' ,~char  

du mobilier. Enf<n le 23 novembre 1947 ü i ic~i la 
bénédiction du coiivenr, en présence du rniiiistre 

Vers Ic milieu des années qiiaranre, 1,~ pilp/rldlion d'Écat er dtputé dii coniri. dc Lévis J. T. Larocl-ielle, 

111) i t I k ~ ~ e  ch Anfemht ut rclk rb to!ttt kl pdrout  tn gef/O.nl dci ii-iüire Alphonse Coiiturc, du ciiré Joscpli Lambert, 
attuer~ir nr~uir la c / ~ s p o ~ i t M ~ r  de /e/m er41i7rj ]/ne chsje 01; de quelqucs autres inviîcs de ii-iarque ct d'iii~e bonne 

cer/.v-r.l poutrdierrt étrtdiei. les mdièi.e.i rit Id 81krne et 9lè f t f~  parcie de la popuiarion". 
rztz~rie L'ccole de deux classes s'avère inadéquate pour 
cc projet et, depuis avrÏl 1946, on étudie la possibi- 
l i t C  de construire 1111 coiivent de trois classes ;iilcc 
résidence, d'y engager des religieuses pour ensci- 
g n c r l ' .  On en reparle cri jiiin, en septembre, en  
ocrobre. On a fair v e n ~ r  di1 DIP les plans et devis 
(sCI-le n" 42 )  auxquels on ajoiite quelques modificn- 
tions comme I'ajoiit cl'iin puits artésien e t  d 'une  

Le coiivent tel qiie construit de~nancle de nom- 

brcux ajoiirs et modifications : u n  aute l  pour In 
chapelle, uiie scène dans la grande salle, iinc &:;ilcrie. 

Le couvent est électrifié en aout 1948. en i n h c  
tcmps q u e  Ics aiirrcs écoles. Ori pense i donner la 
10 '  année. En juillet 1949, i l  falit délà installer iine 

noiivelle salle de classc s u  coîit de GO0 $. 

pompe clcccriqiie, iin syscème de cl-iauffage à I'eaii En 1950, le personiicl c~iseignant d u  couvent 

chaude. Aussi, le 2 février 1947, con~-idGrcur/ qjle pvcs- comprt trois rel.igleuses, doiit la directrice, qui prenclra 
q!te F#!/J /es ror~lrrbt~ubks son, d.mrold potri c-e projit~t clé par la suite le ticre de supirieure. 'routes trois appar- 
r.o~ïs!ri.ir.tinn, le proier est définitive-riient lancé. Le ttennent à la cornmunauri. des Seurs  de la Charité de 
couvent sera sirut sur Ic terrain de la fabrique, au sud Snint-Louis cc provienncnr di] couvent de Bienville. 



PETITE HISTOIRE DES ÉCOEES, COUVENT ET COLLEGE DE PIN~-ENDW, 
DE 1904 À 1999 PAR I\RRONI)ISSEMENT 

Arrondissement 
et nom de I'tcole 

N" i {du villnge) l 

Localisation i Constructeur 

N" l (di1 villagel 

A 2 dsssrs 
Couvent 

(parfois École n" 1 
OU couvent Notrc- 
Darne-de-Lourdes) 

Coût en $ 

Colli-ge de Piiitendre 
cc, ufCicie~isemenr, 
icole Saiiit-Louis 
de 1977 3 1981 
Les Moussaillons 

l 

N,' 2, dite du ncircler 

Nb' 7 ,  dit? du nordet  l 

No 3 ,  dite du village 
des Courure 

NV 3. dite di] village 
des Courure 

N w 4 ,  dite ((du pont 

de fer ,> ou -de l a  
rivière,, ou du 
Bas-Saint-Henri 

Ai i  village 

Terrain de la fabrique 

Terrain de l a  fabricjitc- 1 .  i? Gagnon 1 35000s 

Terrain de la fabrique + (i l i .  -H. Plarite 
pnrric lot 209-52 -k parties 
209-25 e t  709-35 J arqiieç Frkrcs 

807, ch Pintcndre 1-1. Ponierlcau 

i Conrracrciir de \bIjCc-Jonction 
l 

550000 5 

Bas-Saint-Hçnri, jiartie du  
lot 16 

l 

A l 'est  de Pintcndre 

Voisiiir de J. Bo~ilfard et J e  
L. Paradis 589, ch. Ville- 
Marie acriic.1 

Rang kIar!aka sud ~ 
I 

i 
J PIa~i tc  1 2 4 0 0 5  

Morin er Forcier 

Au village des Couture 

5 N ' j  

Du Boisé 

3 370 $ 

Au ~11lage des Couture AIorin et Forcicr 12 260 S 

Quürrier , Le Boise de< Arrs 

I 

Carrefour Harlaka sud, lor 
no 262. en facc di1 Cajvaire 

396, Gabrielle-Roy 

I 
E. Bnl(luc 8450 S 

Lzs Coiistriicrions Cogrnco 3 543 452  S 



Année d'ouverture 

de réfection fermenire 
- 

Avant 1904 

i $ s O  1981 

1986 

Avanr 1904 

192?? 

1952 

Avant 1904 

1923- 1924 

Avanr 1904 

1923 

Agrandi à plusieurs reprises avant sa fermtture.  
Devenu Le Carrefour, centre récréari( de Pintendre. 

Vendue 360 $ avec terrain a Damue Fontxirie en 1924 

1947 

Terrains acquis en 1958 e t  196 1. 

Vendue 2 00 1 $ i Anronio La~nontagne en 1948 

I Agrandisse~iienr majeur de 1961 

Agrandissement qui porte l'école i 20 classes. Inaugurarion 
Ir 19 iiiars 135 1 .  
2' agrandissemeiit de 6 classes. 

1 Vendue 105 $ à Jos. Auder en 1925, hangar e t  cçrrams ven- 
dus séparément. 
N o u v e l l e  école ri" 2 construite sur 112 arpenr acquis de 
J. Bouffilrd pour 50 8 .  
Képar:ttiun majeure. Fermie, l'écolc est vcndue 1 S 7 5  S en 

1962. Maison privér actuelle. 

Vendue 5 000 $ à F. Couture en 196 1; po&le et  divers oblers 
vendus séparément. 

Vendue i 405 $ à E. Bouffard en 1961 

Fermée er vendue eri 1951, aprBs I'intégrarion des rangs 

Harlaka sud e t  Plaisance i la Conirnission scolaire de 
Piriteiidrç pour former I'arrondissemeiit 12" 5 .  

Consrniire sur unr parrie de 13 propriété de D. Bkgin, qui  
rtçvlt LIII rerrain en échange. Vendue à 3 300 $ à A. Paquet en 

1962. 
Construite sur un terrain d'Adrien Drouin vendu à in munici- 
pnlicé. Coritriburion tripartite . Munictpalitc, MEQ et MAC. 

1 1 

Suurcw . PM<-s-vcrhaw de 13 Commission scolairc dc Pinrendre: GCraltl G Vubmu 



Les procès-verbaux de ces années-là font état de 
plusieurs lettres écrites par la mère supbrieure, qui 
fait diverses demandes et observations. La conclusion 

de l'épisode du renvoi de quatre élèves du couvent, 

dont  la réintégrarion h i c  l'objet de discussions ?i 

l'assemblée des con) missaires, permet d'évoquer un 

instant certains aspcccs de la mentaliré des années 

cinquante. En effet, la résolution suivante esc adoptee : 
DermnJ~ u t  /;lite n// conseil de Id pc/rriisse d'ddoptpi. r r j r  

règh,i/it.iit d+n&nr c ~ x  enhnl~  dage srohive ci6 /;éqrte)zlei 
les lietix p/tblics npris 8 b drl soii.: 

Une clrtssr c-ouveni lrir 1980 

I\ilenle à quatre classes, on conîmence i se sentir 
à I'érroic au couvent. Le 14 mars 1953, l'inspecreur 
recommande de construire au village une nouvelle 
école à deux classes, ce qui permeruait en oiirre de 
séparer les garçons des filles dans Ics classes ~ l u s  
avani:ées (voir le rapport de l'inspecteur Clovis Aubé 
dans I'ericadré ci-après). L'idée est admise assez r;ipi- 
dement : ce sera le collège. Lc riombre de classes 
prévi.ies passe d'ailleurs à trois, puis à quatre. Les 
comrn issaires se rcndenc visiter une école semblable 
constru;re à Ciiffard l'année précédente. En  février 
1954, on en est à l'étude des plans e t  devis (série 
no X) du DIP Le scénario ressemble à celui de la 
construction des écoles précédentes : modification 
des ~ ~ l a n s ,  demande d'ni? o r ~ i . o i  0s~-er  sflib~lnrrtiel au 
dépuré du comté de Livis. C.-H. Plance est choisi 
comme constructeur; cet te  fois, on empruntera  
49 000 f avec remboursement siir 20 ans. Lts crois 
quiirts des frais seront payés par I'~rrcindissemenr, le 
quart restant par l'entière municipalité scolaire. En 
avril, discussion animée qui se poursuivra en n-rai 

avec ~qiielque vingt contribuables, le maire et le curé, 

sur l'cmplacemenc de la füture école. Le vote sera si 

serré qu'il reviendra au président Roméo Métivic-r de 
t r anc l~e r  de son vote prépondéran t .  (La photo 
airienne placée en première page de la couverture 

intérieure de ce livre permet de situer le couvent rr le  



disparition de la scène scolairc en 1366", signc qu'il 

ne (lit plus nécessaire ensuitc d'apprivoiser et de  

s'approprier le personnage. A la Cnmri-iission scolaire 
de Pinrendre, les rapports de I'irispecteiir sont iinriexés 

aux procès-verbaux, comiiie c'est la règle, er ils sem- 

blerir consciruer par leur seille préselice une Iiisr&cacion 

des cravaiu; et des dépenses encourus par les observa- - tions du visiteur. 

collège c n  rappurr avec l'église cr le cimetière vcrs 

1360.) L'école n'est pas prêre pour la rentrée de sep- 

tembre 1954 et on ouvre ilne classc temporaire : le 

premier institiireur, Laurenzo Jean, fait son entrée i 
Piritcridre. La bénédiction, tour aussi solennelle que 

celle du couvelic, a lieu le 30 janvier 1955. 

Le collkge désengorge le couvent. L'impression 
d' i~voir  lin excès d'espace dure un momeiit. Comme 
celle d u  coiivenr, la salle du collège sert la commu- 

nauté pintendroise : location dr la salle et de locaus 

au Cercle de Fermières et ;iu conseil municipal, par 

exemple. Les comnîissaires, qui se réunissaient au 

cakivent, se réuniront desormais aii collège. En 1959, 
les quilire classes du collège sont occupées. On pense 

à l'avenir, on acliéte du terrain. En 1960, collège et 

CUL,.-c.nt ont atteinc leur maximurn d'occupation. Et 

il t ~: i t  déjà penser à un  agraiidissenierit rniijeur 

piiclu'on va biencbc centraliser tout l'enseignement 

au  village et proctder à la fermeture des écoles de 
rang. G sera l'agrandissement de 1961. 

Mais avant d'ütreindrc la période de la réforme 
scolaire, [entons d'escjuisser le portrait de I'inspec- 

teur  et de comprendre uri peu l'expérience de 
l'institutrice. 

L'inspecteur est un peu partout au Québec iine 

figure presque légendaire à I'aiitorité séj~ère, tan t  

crainte que révt r fc .  On se rappellera Ics l~istoires 

d'irispecteur, racontées dans les cours de récréarion 
et les cuisines, qui ont survécil quelque remps à sii 

Car la roumee ddc I'inspecteiir, iine fois l'an jusqii'en 

19 i 1, et deux fuir par année par la suite, et le mppors 
qui en découle agissent comme un ferment, suscitent 
dei cliangcments. Nous verrons qu'il exam~ne les bâti- 
m e n r s  scolaires 3 I'intéric-ur e t  à l ' ex té r ieur ,  
remarque l'ordre et la propreté des lieux, s'assure que 
l'école comporte le rnobilier approprié au nombre 
d'élèves. Il juge de l'assiduité : pour chaque classe, i l  
coinpte les élèves présents et lcs compare ail nombrc 
d'éltves iriscrits. 

JI  s'intéresse ii l'aspect acadcrniquc-. II vérifie 11 

présence et I'étnr dii matériel pédagogiqiie : tableau noir, 
cartes gécigrapliiques, bouliers conîp teurs, arri?oires- 
bibliothèques. Les livres de claisse doivenc .&ire [,[:con- 
nus par le DIP et acceptés par les commi.~,iii.cs : 
potlrvliir tor/fes I.:UJ. érofe~ Jnne sit- fe  de ~nbleatrx de Lei.ture 

d#Dro/l~@t?, d ' / i t~ dicf iortnai re / r ( znp i~  d/~pror~vé e t  diln 
exemphiir.@ rie C ~ X I I ~ ?  dt~ lii~res de l k Z j ~ e  en rmge L ~ T I . F  ilos 

~coIEJ"'. Tout n'est pas toujoiirs coniiiie il le soid-izGrerait. 
Sur le plan pédagogique, il obscnre I'cnseignemenr des 
titulaires. II insiste auprb des commissaires puiir que 
ceux-ci n'engagent que des inçtitucrices qualifiées : 

cer t i f ia  t, brevet, diplonle, selon les époques. I I  
crouve irnportanc que soir aHiché a u  inur le hlo&Zt> ~b 
t~rb l tnr l  dt I'ernploi dn temps p n / r i .  k-olc primaii~ éIilaen- 
/&ut, qiii présente une grille horaire et joiirnalière 
répartissanr I'enseignenlcnt des diverses marières sur 
toute la semaine eç selon chiique tiiveau. 11 fait i isser 
un examen aux élèves ec s'iissure que dans ces classes 
à niveaux multiples les entatirs sont bien classés et 
que l'enseignement est relié, c'est-à-dire quc I'institu- 
trice offre bien à ctiaqiie enfant les notions qui 
correspondent i son niveau : ~tn evfitnl ~lurl c . k  se ckcoti- 

r q e  Jolivent et perd ~ n e  pdriie de ron remn/~r". Dans 
son rappom, il insiste fr6quemn-icnt siir I'importni~ce de 
la lecrure , pie.ive angidaire d e  IOMI I'en~e~gnemcnh'". Et les 
marlién-iatiqucs font aussi I'objec de son artenrion : il 
apprécie les réponses rnlefl/ge?rtes. Apres cluoi, i l  note 



UN RAPPORT D'INSPECTEUR AU MILIEU TILT SXÈCLE'' 

'4 ~Me.ssie//i.s i e ~  ,Memlit.u de In Corntnissiov S<-olnrre Je Pznlendre 
als : Gé~ard  D117rlonr. Sei-. 
Pit.ittndre 

1 O ,  L l v i r  

. J ~ I  lwmz né U J ~  ïours Ar L préseore scjnciina In rj~slsite ries C / ' ~ S S ~ S  de zjoirt rMxnlt-/pcf/tié / u ~ .  rhiitais g é n l r ~ ~ ~ , ~  de tannét. Jonr ~ v i j  

s~zti.$a~stuzts SOEIS to i r l~  les r.spp~i'~s. 

VO.r I I I U I ~ ~ I Y ~ S  ~ O I Z C  torilllt Iz/{Y possible parlu !zppliq~iei. rr.vt~- inidige~zr-e le p-rogmmtne dictdes er ie!fr t iw1wrl ch c-bs~e wr (NEZ 

I/Om )ïo~zjell~. érnle /\TG 3 umnplua ?rtuirrftn~l?rr Id riteille iruk qttim ti'ofiait p/r/s r4i)crtir conhjt U I , ~  eufdnrs ; jcjI~-llu corrp 
Cr,)nmissllnr Szohzrn L& p o ~ ~ r j ~ l i ~ ~ v - t  Itn pkzn de rinaz'nrron coi.nplér~. de 1ort:a MJ écolr~. 

Vort-I rnn~9rrenurit q//e voria cot/ven~ ut dt~jenr! t ~ o p  pelyr pal/:. y I-erevott. convennbleïl~ent l o ; ~ ~  ilos e?lfclnr.r : IC~ 1-ln~~r 
rernpnrnlr2 n:r:i;r ;. i.11 rnji#sante. il a e  ~e~uble q l d e  vor i? Co?t~rnrss~oi? S~.n/irii.e devrai! snns tarder é~~ddirr Id possih/ité d po/i i l ioir 

phs éqrditnb/tnienf 2 riddl-alton de vos g d i p n ~  : LZ fd~sai~f  I I  1:011$ Jh(dtz~! mte i1Ïde & C/PI~.Y' cktsses awc fogemen!, faqitelie ic6lç. 
swud t~/trhrmenr séparée d!t r.ou.i.Jeni. 

Dr mre fupi7, f t s  ~iais  I-lasses dl4 i.olwent seraiml jr/fimnrw p o f i u  ICJ fifles et /h p / ~ s  jrltires garpn j  n h i~olrr:ellu é ~ d e  
sewiratr exrlii.ili t i!,t.irt prtr Ifs grands x~vr;ons q ~ r  srir~s Lz dzt.en~on d / tn  llun p~o/u-s,e//r prrrrvr~~~e~ir p o ~ i r t / ~ i w ~  pl/l~ loin lem r CC//&. 

Je 21014~ incI/i~ eny51t rtne dpprir~clr /on d ~ t  t~irvrril et At sticr-iq Je rios ikzjjts I: . . ] t / ' ~ ~ t P m  Al. IF .St~rétclr r~ ~ik rie donner s j / i .  det~tande 
à c/jclq~jlle t t t rd~~iw qlte sa no~epeisonnt//e, 

IJJ note rnoyrnne rrrnll compte de.rerfarte,v~s j/tri!uiilj : suc~ès des ik~ie.;. ~iac'arld~t t~t~/luii-e. ordre er dï~opfi,?e h m  Ist c.Imjt et /t 
rrflntl, le rorft f$f bgs6 daprès It' bolf~nt  JrttiUnl : 9 à 7 0 e.~r.elienr 

8 à 9 ri+, bief2 
7 2 8 Diri./ 

[Suivent les iiotes des 3 professeiirs : 5 ont TB, 3 ont B.] 

J ~ I  îrspoir grde vo~tspo~o~ï~~z  tnn proill3uzr~ rnnfitr tril~rt:!. i or  C/LCFJCS 2 cles ar~ri~/lt oces puI,J;tt~ sdoa IL( hl .rr-ohire, et po/w r,ebi,~ 
i /  ,wu?! jase depro&der. m x  rngugs/@riti ririez i6t upre~ /n/>iiae!?iir r h  dmi 1. 

l~-ep"J'tn/ r~lpport Sera //t rn a>-.~ejnUkt vig~tlrère d 1/01iæ com~ti/aion scolaire et enjorie iizsc-r~~ chns Ie bure des dr'I~l i irat~o~~~. 

Ihrre tortr dho/ti 
C1o1~s A 11b4, ii. e. 
Ssi,?,nf-Gei+~~~ttj 

Cfi Be/~e~hg.r$e. 

cllaque classe - de médiocre à excellent - tenant de sc.5 32 ans d'enseigneinent B l'école n". Car I'ins- 
compte de la disciplilie qu'il a observée ec du succès pecceur n'eçr pas qiie sévérité, son autorité se fair 
des élèves, ec il fait ses recon-imandations. Les résiil- aussi apprécintive : le 12 septembre 1915, I'inspec- 
tacs sont souvenr passables a u  cours des deux teur envoie 35 3 comme prime d'encouragernerit 1 la 

premieres décennies, mais 11s se bonifient par la suite. c»niinission et 20 $ à cette même rnademoi- 
Salis la pllime de l'inspecteur, Rose-Anna E5eaudoili Beaudniri comme gi.atificfltrcln p0x.v le slrc~.è>. rh .con 
se distingue par I'excellcnce de sa classe rout au long ,,,,jg,,,,,t, mois de janvier il que 



les instrrurrices sont b ~ e n  qrld/fikes er dévo/iéej". Le rOle 

de l'inspecteur se modifiera sensiblement soiis I'eHec 

de la réfortne, qiu annonce les dernierfi années de son 

règne, et les rapports de ces années-là ne seront plus 

que proposirions et si~ggestions". 

Le rapport d'inspecceiir présenté ici presque en 

entier est un exemple assez typique de l'inspecteur à 

l'œuvre en classe cc ailiprès des commissaires aii coiirs 

des  innées cinqliante. Justement, il y est qiiestion du 

collEge. 

Écoliers et écolÏèrcs d'nutrefois, VOLIS souvenez- 

vous des préparatifs à la visite de I'inspecteiir ? De la 

febriliré de I'insciriitrice quelques seinaines déj i  

avanc sa  venue polir s'assurer de bonnes réponses aux 

questions qu'il allait poser en çatéchisine et hiscoire 

sii i i  i tc, gramt-i-iaire, épeilation, calcc~l inental et raisonné, 
liiscti~i-r ? De son Ïnsistance intiabituelle siir la tenue 

vesrimenta~re et la propreté des ctieveiu;, des ongles, 

des chaussures ? Des répétitions pour que la classe se 

Ièvc d 'un seiil corps ec énonce d'une seule valx un 
cli;irir:innanr c( Bonlour, monsieiir l'inspecteur ,) ! 
Dc la tension et des fous rires inévitables pendant la 

visicc, réprimés lusre à retiips ? Ec clil congi. de 

dcvo~rs  :iccordé rniignanin-iement par le visiteur ? 

Ouf!  c'fcsiir terni,né ! Institiirrice ec élèves respi- 
raicnc, on allait po~ivoir reprendre la vie au naturel ! 

LES DEI'UUÉES INSTITUTRICES 

La co~iiniissioii scolaire donne les inoyens pl-iysr- 

ques et  thanciers de l'enscigriement, mais ce sont les 

iristitucrices q u ~ ,  quoridienneinent, ont la riche de 
trarisrnetcre le savoir et une grande partie de l'éducn- 

cion. Au dibur dii siècle, elles assument pour ainsi 
dire cour : ce sont des ritu.lilires qui enscigi~cnt routes 
les matiPres de la premihre à la quatrième année, ec à 
rncsiire que Ic prograinme de coiirs s'allongera, le 
nombre de divisions augmentera dans leur classe; 
elles onr sous leur rcsponsi:ibilité de 30 i plus de 
45 enfanrs, des coiir jeunes débutan ts  aux pré- 
adolescei-its. Il n'y a pas de conseiller pédagogiqiie, si 
ce n 'es r  l'inspecteur, ni d'animateur de pastorale, 
bien que Ic curé Fasse sa tournée et renforce I'e~iseigne- 
ment religieux déj5 rrès présenr dans le progrmnnîe; pas 
d'édiicateur physique ni aucun spécialiste; pas 

d'orthopédagogue, de psycliologue oii de rravailleur 
social, professionnels qui, depuis les ani-iées soixante- 
dix, sont devenus des hmilicrs du cadre scolaire2". 
L'instirurrice assume les volets scolaire et para-scolaire : 

chants, séances de récitation devanr les parencs, ci lé-  
bratio~w du mois de Marie. jarclins scolaires et rédacrion 
des adrcsscs dc fin dc d'annee, comme en fait foi celle 
de 19 10, reproduite avec sa calligrapliic soignée et  sa 
cliarmvnce langue d'époque i la Ln de ce chapitre; 
elle hic aussi I'entrerÏen". 

Sa ticlie est lourde et l'iiist~t~icrice est en fiénériil 

toute leune quand, pour la première fois, elle prend 

les rines d'une cluse, avec ou sans diplôme - certi- 

k a t  ou brever. Malgré la rnultipliclition des écoles 

nortnales pour jeunes filles a u  Québec, il serritile y 
avoir une rareté rc-nace d'instirurrices diplbn-iCcs a 
proximicC", puisque I'irispcccciir rcviciit à ln chargc, 
on l'a vu, meme :iu cours des annii-es çinqu:ince, pour 
qu'on n'c: 13 ,?;'ge que des i~~trlit~dtrlrice~ q/da/$ée~ ~ e l o t ?  /a hi 
~iokzirr. Remarqiions courefois que certaines de ces 
institutrices sans diplôme ont plusieurs années d'expé- 
rience et ce ne sont pas toujours ellcs qu i  reçoivent 
les moins bonnes notes de l'inspecteur. Les procès- 
verbaux laissent entendre que les commissairr-s on[ 

dU faire valoir les capacités de l'une ou I'aurre d'enrre 
elles auprks de l'inspecteur pour la garder en poste. 
Les réengagetiiencs niiiintrcnc qu'ils preférenc une 
inscicutrice nori diplômée, qui  filit bien son travail, i 
une autre d'une scv6rité excessive ou, au concraire, 
qui ne sait pas t-i-iaincenir la discipline dans sa classe, 
puisque ce sont deux causes, parmi pliisieurs autres, 
de renvoi ou de non-rei-ioitvelleiiienc de caocrac. Plus 
tard, au coiirs de la réfonne cies années soisantc, la corn- 
m ission scolaire ~Ié~ir.e/ ise db[lrnélioi.er jorr ~nseignemrni 
adopccra unc résolution pour que désormais les instiru- 
rricr-s soient détentrices d'un brevet B, et iine autre qiii 
consisre à alloiier iine son-itiie pua, (rider le person~tel 
eu.seipa)~t ci se p~if ic t ionnet .  en nuvanc des cours. 

L'inscicucrice a le pliis soiivenr dix-huit , vingc; 
vingc-deux ans. Et doit resrer célibataire tant qu'elle 
est en f'onccion; on la retiiercle lorsqii'elle se marie...'$ 
Le Cork de condilire par leqiiel on la jiigc exige d'cllc 
iine discipline quasi monastique. Son vêtenwnr doit 
erre sobre; elle ne cloir ni fun-icr ni boire d'alcool. Ses 
allées er veniies sont srricrcn-ienr rtglemenrées, 
méme en deliors de ses forictioris d'criscignanct. Sa 



vie privée esr scrutée à la loupe. Oiitrc les conditions 
difficiles du travail, c'est sans doute po~irquoi elle 
n'enseigne pas longtemps. 

On trouve au tableau 4 le nom de 20 inscinitrices 

qu i  on [  enseigné pendant  c ~ n q  ans e t  plus à 

Pintendre entre 1904 et 1972. On notera parmi elles 

trais institutrices mariées : madame Airné Fontaine 
(Anne-iMaiie Larose), dont la photo figure a la page 

100 du livre du 75' anniversaire de Pinrendre, qui 
donne la pliis grande partie de ses 28 ans d'enseigne- 

ment à l 'école no 4;  madame  Roland Carr ier  
(Léopoldi~ic Vézina); madame Marceau (Berthe-Alice 

Roy). On notera aussi la  présence de quatre religieu- 
ses". En t i t r  du tableau figure le nom de Rosc-Anna 
Beaudoin, l'une des premières *( maîtresses )> à avoir 
cnscigrié 32 :iris à Pintendre, de 1910 a 1943, cc à 

s'érrc mérité des éloges de la pa r t  des ù i s p m e w  et des 
comrnissair~ pour son t ravd ii l'école n" 3 : il ri'a pa.5 été 

possible de rctmcer ime seule photo d'elle. 011 trouver& 
par contre au chapitre (< Memoires vivantes .> une photo 

de Jilhetre Aiibert ec de Gabriek Labrie vers 193 5 airisi 
qu'ulie photo vers 1340 de Jihette Aubert devant son 

école parml ses élèves. Utie autre photo de Juliette 

Aiibtrr la montre seule de pied en cap dans la section 

des Gosselin de l'album des familles. 

.4nricipons à nouwaii sur  la période suivaiice. Jx 
même rableau permet de consrater qu'P parcir des 
annies soixanre-dix, le changemenr est radical. Les 
cond.icions générales de rravail et le salaire aidant, la 
conclirion Cen-iinine se modifiant, les insririicrices 

sont beaucoup plus nombreuses à faire une longue 

carrière d'enseignante, mé me en rrecoupée pour 

certaines par la maternité ou la rnalad~e. S i  bien que, 
poiir les 26 ans de la pkriode 1972- 1998, on rompre 

au  moins 2 4  personnes q u i  ont enseigné dix ans e t  

plus à Pintendre. Parmi elles, une seule religieuse, 

sœur Jocely ne Bergeron et  quatre institureurs. On 
recoi~nair sur la ptioro ci-contre bon nombre de ces 

ense.ignants de carrière. 

Ftre d/t'/,pcrsunneldts Motrssail/on~ I'tlngli~,z,zne dt l i i ~ r s  e n  1988-1 989. 
De gar~che A droae, 1 r ; ! n ~ t ~ ,  : rMrri-je- Clcrin Cloltlier: Ginerre Pldure: Pieurrtte Leï/?asse/tr, Disrla P~cdi-d. 
A12gèlr Co ~ i ~ ~ r e ,  G~i~erre Biwon, Marie José L;~giie/dx, Ginefre Fourcrine, Pmh W'arriez, Normand Nadeaf). 

2' rangée : J o a ~ ~ t ~ t  Lnbrie, &nie T/iiLt?~ye, J o c ~ l y ~ e  Pdytter, Céhnr Laverd~ère, Thér-esP D~/bi; 
3' uangie : Roger Gwq, RGecrn ri? Goweli,?, Mama-e Perlt 



LES INSTITUTRICES ET INSTITUTEURS DE C A R R ~ E R E  À P~NTENDRE 

Iris t i tutr ices  

qu i  ont enseigné cinq ans et plus 
l aux écoles no' 1, 2, 3, 4, 5 ainsi qu'au 

Couvent  et  CoUège de 1904 à 1972 
I 

lnstiturrices er insticucecirs 

qui ont  enseigné dix ans et  plus a u x  
Co~ivent, Collège et écoles 

Les Moussaillons er Du Boisé de 1973 à 2000 

PrFnom et nom Nonibrc d'aiinées 

enseignées et période' 
Prénom et iioni Nuriibre d'annics 

cnscigiiées et periodc 

I Rose-Anna Bcaucioin 
M.-A. CotC 
Anne-Marie Larose' 
G : i b r i c l l r  Labric 
M.irir-Ruse B~issiE:c 
Julictrc Aubert 

Gcrr rude Métivirr 
Gcinms Cciucurr 

1 Frsnc;oisc Dumrlnr 
Irrnc Aubcrc 

Swur Joseph-&larie 
Sccur fviaric--de-Liguori 

1 L C u p o l d i r i r  Vkzina- 

S c u r  L c i u i s - E u y é n r  

Smur Saincr-Dl~nche 
l *îhérCsr Bourin 

Bcrrlie-Alicc Roy" 
LCline Jolin" 
hlitrir-Clairc Girard 
Ginette I ' I a i ~ t e ' ~  

3 2  a n s :  191.0-1.942 
8 ails : 1924- 1932 

28 aris . 1927-1960 
7 a n s  : 1932-19.39 
5 an,: 1933-1')35 
6 ans : 1333-1343 
5 a n s .  1930-1945 
6 ans . 1942-1948 

1 i ans : 1944-1955 
6ans:  1345-1951 
6 ans : 1947-195.5 
9 üiis : 1()49-i963 
7 ans : 1957-1360 

10 ans : 1956- 1966 
5 ans : 1958-1903 
7 ans : 1960-1970 

10aiis. 1967-1372 
8 aiis : 1963-1972 
6 ans . 1964- 1 Y'!) 
5 ans: 1967-1972 

' Czrr.iincs inrcrriirnpcnr leur enscignriiienc txnclanr unc i iu plusieurs annccr c r  le rtprcnnrnr cn>riicc 
' 1.0 profcsrcun dnrit lu i ium est prGçt.de d'on srtCrrstliic uni :iujsi cnscignc a 1.1 Crimniissirin irril:iirc Jv l'inicndrc s\,iinr 1972. 
' Ellc ~ t i s c i ~ ~ i c a u s s i  sous lc nrim J e G l i n r  Natlt-sii 
' Ellr cnrci6ric aus i  $nus Ir nom dc RCjr~ i in r  k l lcr icr .  
O Elle cnsc i~nc j i i i r r  lc nrim dc hi" '  :iiniç f:,>nrsine ' E[lr cnst.ignt. aussi sous II- nom tIc Gincrrc Biiuc1i:ird 
" f l l c  r.nscrpne~rius IL i i i lm Jc Russriric Dirrraulr 

Fllc enwigm .i<issisrius Ic nrim dc hl''" Roland Czrricr. 

Ellt ciisciync ~ussisouslc nom Jc Diant Frnirnirr 
" Ellc cnscipnc xiissi sous Ic I I -  i t i i  de Picrrcrrc DubC. 

"' E l l r  cnscignc nussi sous lc niirri rlr Sfiiniqcri, I . : ~ r r ~ u .  
r,, " Ellr. cnscigne .iiissi sriu, I f  nom :Ir hl 1.u~ itAn h,farivsu; cl l r  poursuit sa c~r r ié re  i Pinrrnilrc p~nt l . int  I/ 311s cncim Jc 1'171 :i 1 Or; l 

'' L~I rcnsr i~neauss is~~ i~ is lc  rium dc Lciinc NAJCAU:CIIC pOUR11ir sa ~arr i i ' rc  i P i n r c n ~ I r ~  ])CII~~IÏL plu$ dr 2U ans. 

" i'llr cnseijint JUS\I <OUI IC niiin rli:Grncrtc Btucl ibrd;el l~ p v u r ~ u ~ r s a ~ n r r ~ L r r  i Prnr rndr~  l 'tndan~ 2 1 ,ans 
" Elle cnscigncsoui IL ninrii dç(;iricttc Oupririr 
" 

1)tinc fi? cinq dcrnicrc, ?oiiFts & I'Ccolc Du Bois;. 
'" I>i~nr lcs cinq dcrnibrcs annccs a l'eciilc Du Briis; 

- 

1 i i i rn l i l r rçr  

* Celine Jolrn' 27 an3 , 19?2-19!). 
"éje:l i ine Gussrlin' 2 j  i i r i s ,  1972-1997 
"Ginerte Pl;iiircr 28 j n s  iY72-70Oi) ' 

YMaric-C12irr Clouricr 18 amis . 1972- 1390 
*Angi,!e Coiittirt. 17 a i l s  . lri"2-ll)Xc) . 
*Jocclync Bergerun 1 5  a n s .  1972-1987 
Rosanne \ 'ci l l tux" 27 i i n 3  : 1973-7000 
Norriiant! Nadcau 2G :iris : 19'-1-2000 
T1.iBrése D u b t  32 ans  : 1974-1996 
Roger Guay  2 5  ans  : 1975-2000 
Thkrcse Giiiinonc 1 i :iris : 1975-1986 . 
Odcrtc Boiirnssn 14 ~ n j  : 19---IOOl ' 

b a n c  Lrrirrdu" 14 a n s  : 1978-11)v; 
P i e r r c ~ t r  L r c J ~ a b s e ~ ~ r '  15 'iris : 1980-13'!7 
h.l»riiquc blclocbç'" 17 sns : IOSO-lC)94 
) o c e l y i i r  Bellefcuillr 12 m s .  1930-1992 
Rayniciiid Dioiine L9 ~ I I S  , 198 1-2000 
h,Iaurice Petit l y : i n s  1981-2000 
Cél~nc Lsvcrditre 12 a n s ,  1381-1'193 
Giiierrc Foilrninc'" I l  ans : 198 1-1992 
Marie Josi Lagucus 12 ans : 1952-1791 
M a r i e - D i a r i e  Roy 10 sns  . 1981- 1993 
Ginerre Breton" 14 ans : 1986-7000 
Diane P i c a r d r "  1 2 ~ n s  : 1988-2000 
Jocelyne Paqucr 17 ans : 1080-1993 

- . , 

par l<:r infrirrnatvin>deJo.znnl- 1 . a h r i t . s ~ ~ r i r . i ~ r ~  a I'C,<rlcLrs hIciiiss.iillon, 



ÉVOLUT~ON DU SALAIRE DES 1NSTlTlJTRlCES ET INSTiTUTEUKS 

scolaire 1 Salaire nnnucl I 

1 L DIP subv:ncicinne les rniinicipalités qui accordent un 

1 salaire supérieur P 100 par année à leun institutrices. 
0 . - -. . - - .- . . - - -- ..*-. .. . - -  -- .- ---. . - - 

' 1911-1917 T 175 .$ p u r  I O Y C ~ S  IEI insitutrices 
---- - i -.- - . -.--- - - 

...A .. .. . . - 

Convention collective; 
religietises exceprées : 
Brmer C - 1 900 $ 
Brrvec B - 2 000 8 
Drwer A - 2 100 $ 

1914-1915 1 F : 1 O00 S 
1.-1 : 3 600 S 

+ 13 Ç de I'tieure dc travail siippl&rnencairc. 
- r-..--*. - -. . .- 

contrat collcc.tii tir travail ? 

25 $ par anii& d'ancienneté; salaire maximum de 775 $. 
- ---+ - ---. 

75  $ par annCe d'ancienne&; salaire maximiim de I Ci00 $. 
-*---. * - P m - .  

Cr niveau de salaire perrnertra de recevoir Irs subvcnrions du 
gouverneine:x. 
- . . -- -..-= . 

Les insritutriies dcn-iandenr 5 ,R supplémenrajrcs p u r  le chauff'agc di1 

poPle de la ci.asse. Accordé. Allocation qui se maintiendra et 

augrnenrera i I 3 S en 195 1) jusqu4à la cessation du cliaufFage au bois 
dans les diff(;renres écolrs. l 

- ,- -.-m.. . . l , .. .. , 

2 1/2 Gc du salaire est rcrenu pour fonds de pension. 
- - - . ,  -----. -. - - - ... .-- . - 

. .--..------ ., - - ,- -*.. . 

i 
1 

1921-1327 1 250 3 

19@i961 
----m.. . ---- *, 

100 S par ariniied'mciem~eré. 
L'kheUe salariale drs i.clipiciis~.-< coriiilicr.ice à 1 500 S, sans 
rugrnenrecioii annuclle pour les détentrices d'un brevet C. 
La c l i r~ r r i ce  obrienr 100 3 p u r  la t:lclie Jc. dirccliuii di1 coiivent 

, 1927-1928 

1935-1936 
-- 

. - - 

F : Brevet C - 1 700 S 
B m t  B -  18009 
Brevet A - 1 900 J 

. . .. 

Plus 100 S p l A r  la duecticin du couvenr. 

----p. --- . 
275 S 

, ,. .--. .- ., 

225 $ -- *. - - 

Source : Pi,orè~ -rerha~r.r clu irr C'onrn~s.rion rrol'iii.r de Pi~irr.ndt r 

1937-1738 ' 300s . - --1 ----.. .. 



.- Sui- It: cfic177i~t c l ~ < s ,  k3.h~ 

Le salaire 

Le pauvre salaire ries institutrices du début du si&- 

clr cst légendaire cc Pintendre ne fait p x  exception. Le 
tableau 5 montrc cc- qii'il en était et  les gains qui ont été 

progressivement faits. Les procès-vcrbaiix indiquent 
que les conîniissairc; s'inspicaienc des norrnm de I'épo- 
q i i q ~ ~ u r  fixer le salaire en tenant compte du rionibre 
d'&lèves et de l'importance de l'école, er ils se préduent 
diaque fuis qu'u'ils le ~ w a i e n r  des mejgres siibventions 
iricitacives de l'€tac à I'augnîentacion des salaires". 
Rit,t/xI !;.cment pvm. septembre c h  ro//Ies f e ~  i r i t i t ~ l  riCeS 
~/;MPJ. M Y ~ ~ ~ J I O ~ L J -  q11e Celbe année : les salaires n'augmeti- 
raient pas polir aurant chaque année, loÏn de li. Qii 

les voit meme plonger pendant les années crence, 
avec la pauvreté généralisee consécutive i la Crise. 
Mais les commissaires acceptaient de nkgocier qiiand 
unr institutrice manifestait son désaccord, exigeaic 
unc augnîeritation, qui n'était jaiiiais extravagante, 
au risque de n'y gagner que son renvoi. Un exemple 
partni d'autres : en 193 1, Bernadetcc Métivier qui  a 
reqii un octroi dc 48 $ du DIP pnrce qu'elle enseigne 
la 5' er GI année voit son salaire de l'année suivanre 
reduir d'autant par les con-imissaires; mais elle s'en 
plainc et ceux-ci, une semaine plus tard, consentent 
à lui accorder de profiter pleinemeiît de la somme. 
Parfois I'actiori des institutrices est collective, comme 
en 2927, Iorsqu'eUes demandent 5 3 supplénientaires 
pour clîauKer le poêle de letir classe, ce qui fut admis 
et enrra dans la rradiciori. Mais bien sûr, il n'&tait pas 
question de congé-maladie : ilfn~lrfdire kz (:Ia.~e l o i t ~  les 
jwn, les jours d'absence coGcent 1 $ cliacun retenu 
sur  lc salaire, à tnoins qu'ils ne soient repris le sunedi, 

lit-on dans les résoliirions des années vingt. Par con- 
tre, le principe d'un maigre fonds de pension ~ s t  acqius 
assez tbr, puisque déjà eii 1915, 7 1/2 96 d u  salaire 
itnnucl esc rerenu à cet effet. 

La montée du syndicalisme au cours des années 
qüaranre améliore graduellenient la rémunéracion ec 

Ics conditions de travail des institiicrices, rout en 

laissant siibsister bien des inégalités. C'esr par I'Asso- 
ciiition catl~oliquc des institutrices riirales (ACIR) 
que vienr aux commissaires la première demande de 
convention collective en mars 1946'". Est-ce iine 

coïncidence ? C'csc le mois suivant  

qu'on commence à discuter de l'engagement de reli- 

gieuses pour l'école 11" 1. Celles-ci auront un  salaire 

annuel iriférieur à celui des instirutriccs laïques, q u i  
atreint 1 000 $ en 1954". L'insrituceur cetce année- 
là obtient 3 600 $. L'écart sera encore plus grand au 
début des années soixante quand celui-ci obtiendra 

le surplus desriné aux hommes mariés ec u n  aurre 

pour sa tâche de direction. Les religieuses pour leur 

parr doivent aiissi payer Ic loyer de leur logement ail 

couvent. 

Les débuts do syndicalisme bousciilenr les faqons 

d'agir, la réforme scolaire le tramfortnem. Les cornmis- 

saires, qui consentent à de  nornbreiises amG1io- 

rations, votent coiitre le droit de grhe aux enseignants 

en mai 1964 et  conrre une échelle salariale provin- 
ciale en juillet de la même annie. Mai$ les c l i m  évoluent 

mpidement et, si les enseignants st wpupenr  pur mieux 

revendiquer, Ics conirnissions scolaires opèrenr un  

mouven-ienc analogue. Ce sera disormais à rrois, le 
troÏsième parceriaire étant le gouvernenient d u  
Québec, que se ncgocieront les ententes salariales. 

€ri effer, le 4 novembre 1969, on Iic, relle Urie décla- 
ra tion solennelle : Ikafei2le enfre le goril:errie~fiend dl Qaéhec, 

Id Fédérc-rtiun d e s  commj.rsions ~co6rlir.e~ carh011qiie.r ch 
Qnébel- el &* Coip~.li~!lO)? L ~ S  enseigmnts h Qftébec pow I f  
rompre cles m ~ ~ i a t i o n ~  ~ / ' ~ ~ / ~ t i u i ! e ~ t l . ~ ,  cunst ltne ka con ijwiion 

co l / c c l / ~e  urJ se11~- d i  Code c h  irdtldii entre notre ~oinrniri~ion 
srrikclire e! /e r~sn~lirxr yy; reprisenle des in~.tii~itef(~s à I'mploi 
de rtotr-e cornm;~~ion. L'échelle salariale et Ies conditions 

d'emplois se décideront à l'avenir à des niveaux 

supérieurs d'organisacion, où le plan local est repré- 
senté par ses délégués. 



2 " p a r k  d& 1960 k2000 - destin de l'école n" 5 est sceiii- peu après. Le transport 

LU?& a~garqi;lntian scol:iire transforme la vie des élèves et le paysage 

rural désormais sillonné par la longue silhouerte 
lré@10nale R ~ ~ I : ~ c c / ~ ~ c X Z C F ~ C .  jaune de l'autobus; aussiter il engendre de nouveaux 

soucis quanc i la façon de maintenir la disciplirie dans 

DE LA R É \ r ~ ~ ~ ~ l ~ ~  TRANQUILLE À AUJOI.IRI)'HUI : la grouillance clientèle (bancs séparés pour  les 

LEKTRAI.JSATION ET ~ ~ ~ G I O N A L I S I I T I O N  gaçons et les filles) ec la c&on da I i r igiders scolaira. 

CentraJisarion de l 'enseignement au viiiage : la 
fermeture des écoles de rang 

Dernier sursaut de l'ancien sysrcrne : à peine 

quelques années après sa reconstruction, l 'unique 

classe de I'école n 9  est pleine i craquer : il y a plus 

de 40 élèves, dont quelque 10 sonr en 6' e t  7' année. 

En juillet 1958, aprk avoir évalué le c o h  du transport 
de ces élèves au village, on ouvre une deuxième classe 

d a n s  1 2 1  cuisine de 1'Fcole et on engage une sow- 

rnsnr~rice,  ce t te  décision renconrranr I'çrpprobatio~z 
p ~ c s q ~ l e  ~~~atzjrne (le /'~rronclisrerne~u. Cette fois, i l  esc 

encore poss~ble de temporiser, mais avec l'augn-ienra- 

cion des effectifs et I'allongenient de la scolarité, le 

sys tèrne des maisoris d'école éparpillées dans les 

rangs ne peur plus durer. On rejoint le mouvemenr 

qui se génkraht au Qutbec er 011 prCxi.de à la cenrrali- 

satÏon qui encraine la fermeture des écoles de rang et 
I'inaiigiiration du transport scolirc. Ces changeineiirs 

iront de pair avec l'abolicion de la taxation spéciale 

par arroridissemeot : désormais, l* taxation générale 

et spéciale sera répartie uniformément sur tout le 

rerricoire de la municipalité scolaire de Pintendre. 

Tout ira très vite. Le mouvemenr s'amorce en 
mai 1960 avec la décision de fermer I'école n" 4 l'année 

suivante. En juin, la  classe temporaire de l'école n " 3  

est aussi fermée. On  ne laissera à l'école nU 5 que les 

quelque 30 élèves des cinq premières années du 
primaire. Le même éré, on di-cide que les élèves de 7', 
Scl ec 9Qnnte de I'école no 3 devront aussi se rendre 
a u  village. Il b u t  donc organiser le transport de colis 

ces élèva, trouver les transporteurs, étudier les circuits. 

Léopold Brocl-iu et Anselme Gilbert seront les deux 
prcmiers transporreurs scolaires de Pintendre. L'année 

suivante, l'objectif de la centralisation générale et  du 

rransport scolaire organisé esr adopté : en janvier 

1961, on décide la fermenire des écoles n" 2 et 3. Le 

.4 partir de l'année scolaire 1961-1962, l'ensei- 

gnement primaire pour les élèves de Plntendre se donne 

au collège et au couvent. Une partie de l'enseignement 

secoi~daire commence à se donner à Jivis. Un nouveau 

virage csr en cours. 

Le virage de la régionahsacion : la créatiori de la 

Cori imission scolaire rég iona le  (CSR) Louis- 
Fréchette 

La centralisation n'affecte pas directement le 

fonci-ionncment de la commission scolaire. La rigionali- 

sation, par contre, va profondérnenr la transformer 

par crapes. Ce mouvement s'inscrit dans la foulée de 
l'adoption de la Grande Charte de l'éducation par le 

goub-ernement du Qui-bec en 1960-61. Celle-ci, au 
clîapirre 28, « établit de nouvelles hsposicions pour la 

consr-itution de commissions scolaires régionales ,,; elle 
<( laisse à l'initiative 1wde le soin d'en déFmir la modali- 
tk ,,IS , Avec Ia créacion du ministère de l'Éducation en 

1964, l'opération 55 coriduit à la formation de 5 5  corn- 

missions scolaires régionales (catholiqoes) sur cour le 
terriiroire du Québec d'abord desrinées à favoriser 

l'enseignement d u  secondaire. Ce qui  se passe i 
Pincendre obéir aux grandes lignes de ce mouvemenr. 

L'opération commence tout doucement à la réu- 

nion du 1 1 avril 1960, que l'inspecteur vient i.elxzasseu 
de Jn pj,isence, oh l'on étudie les consfqucnces qui 
dicoillent de l'annonce de la construction d'une école 
régionale à Lévis poil r les élèvcs de 10' année et plus. 

Le nouveau fonctionnenient s'installe avec l'année 
scola.ire 1960-6 1 : au village, on offre les cours de la 

1" à la 9' année, et six élèves suivent les cours de lO', 
1 1' cc 12* an ~ i r t  à Lévis. En août 196 1, on privoic 

dé@ y envoyer de 30 à 25 élèves en septembre qui 
vient. La commission scolaire doic non seulemenr 

payer le transport mais s'entendre avec la régionale 
sur le montant qu'elle doit lu1 accorder pour chaque 



enfant : ce déboursé s'élève à 300 $ par élève cette 
annee-là. Les gens de Pintendre ne vont pas indéfisii- 
tnent envoyer leurs enfants er leur argent à Lévis 
sans participer aux décisions. Le 29 janvier 1962, les 
commissaires adoptent par résoluciosi q11e Id r-omm~i- 
siott scuhivr soir famée en cornmitsion sccrhire n;growle &~!er 

les ro?nnii~~ions sr-obires qzl'li en mrm.$itenr le disir. En juin 
de l'année suivante, la Commission scolaire régionale 
Louis-Fréchette est créée. Elle conipte sepr con1 mis- 
sairts, choisis par les délégués de ccimniission scolaire 
ou de groupes de commissions scolaires. Charles 
Bfgin, Alexandre Carrier e t  Alexandre Robertson 
représentent la Commission scolaire de Pintendre au 

sein du bureau des délégués. A partir de 1964, cous 
les élèves de Sc année er plus relèvent de la nouvelle 
coiiimission scolaire. Panni ceux qiu érudienr rnainre- 

r i an t  à Lévis, lin bon nombre [réquentent l'école 
Monseigneur-Déziel . 

Et bientôt 16 élèves de Pintendre qui parvieniicnt 

à 1,. i:n de leur secundaire pourront aussi rivoir accès 
ii i i  . égep : en mai 1968, les commissaireç y concourent 

en i.{doptant une résolution qui demande un cégep i 
Livis FOLK acconunder les commissions scolaires avoisi- 

nances, ce qui comprend la rkgionale Louis-Fnd~elce. 

Le premier signe annonciateur de la fin de la 
Commission SCOI~UR de Pintendre parait dans les procès- 
verbaux le 6 août 1968. A I'éciide : un projet de 
regroupement des corn m issions scolaires locales de 
Lkvis, Sainr-David, Saint-Henri, Lauzori, Bienville er 
P~ntcndre. Alexandre Robertson et  Alexandre Carrier 
représencerit la Commission scolaire dans le con-iité 
de rravail formé pour étudier la question. Les procès- 
verbaux ne sont pas bavards sur le mûrissement de 
ce projet qui, quatre ans plus card, au lCr  )iiillet 
1972, entraincra la fin des travaux de la Con-imission 
scolaire de Pintendre. Pendant les 20 années suivantes, 
la Commission scolaire de Po~nte-Lévy prendra la 
relève pour veiller à I'adminjsirarion de l'enseigne- 
mcnc primaire qui se donne i Pintendre. Les élèves 
du ~econdaire, quant a eux, concinuecit de relever dc- 
la CSR Louis-Fréchetre. 

Une nouvelle ériipe est franchie en 1992. La CSR 
Louis-Fréchet te fusionne avec I f i  difierentes cornmis- 
sio~is scolaires responsables de I'enseigneinenr primaire 
sur son territoire (Noiivelle-Beiziicc, des Abénakis, 
Bellechzssc, Poirice-Lévy ct Dc l'Élan) : la Con-irnis- 
sion scolaire Lbvis-Bellecliasse est créée. Elle sera de 
coiirte durée, 6 [...) compte tenu des divergences 
d'incéréts entre les milieux iirbain (Lévis) ec rural 
(Bellechass~), cette dernière commission scolaire fut 
scindée en deux entités distinctes cn 1995 ~ ~ ' ' ~ .  Le 
terriroire scolaire de Pintendre passe airisi sous la 
jiiridiction de la Con-imission scolaire de Lévis. 

La dernière écape dans le processiis de reproupe- 
ment  vient tout juste d'avoir lieii. Eii 1998, les 
comn~issions scolaires de Locbinière, des Chutes de 

La Chaudière et  de Lévis h ionnent  ii leur cour pour 
former la Conuiiission scolaire des Navigateurs, respon- 
sable sur  cour son rerritoire de I'enseignenienc 

primaire ec secondaire, de I'éducacion des adulces et 

de la forn-iation professionnelle'". 

Nous voici résolument en d'autres temps. Le 
Collège de Pintendre ne cesse de s'agrandir. Ce fut 
d'abord par l'apparition vers 1977-1978 de deux 

classes préfabriquées à ses chrés, puis en 1980- 198 1 ,  

par un agrandissement majeur, qu'une grande inau- 
guratÏon clôtura le 19 mars 1981, ec par I'adoprion 
d 'un nouveau rioiii : désarmais l'école s'appelle 
oficiellemçrir Le5 ~ \ ~ O I I J J C C ~ ~ ~ O ~ J .  

Les dcux modulcs préfahriqués devenus inuriles 
sont enlevés pour sewir aux loisirs de la rnunicipa- 
licé, l'un au Site des pins, l'autre aii Lac Baie d'Or. Le 
couvent resre ouvert aux activités scolaires jusqu'eri 
mars 1955, le temps d'un nouvel agrandissement de 
G classes en 1984; puis la municipalict s'en serr pour 
y abriter ses organismes bénévoles. Mais le stirplus 
d'espace est une fois de plus de courre durée. La 
clientèle scolaire augmente r ~ ~ i d e m e ~ i c  (voir tahleau 9) 
et, au début des années quatre-vingt-dix, cc ne sont 

plus deux, mais quatre modiiles prkfabriqués qui 

viennent s'accoler au corps principal de l'école. Ils 
sont encore en usage aujourd'liui, er ori peur les aper- 

cevoir sur la plioto ci-dessous. 



En 1999-2000, Les M~ussa~l lons  cornpce 636 du primaire, quatre gr0upc.j pour chacun dm deux de- 
éIèvesdc~deuxsexes,répanisen20classesréguliéres gréssujvantsjetcinqclassesdematerncl lc .Etla 
(trois groupa pour chacun des quatre premiers degrés petite Ecole Du Boisé, flancluée de la bibliotlièqiie 



T,IBLE~U 6 

DIRECTION DU COELEGE ET DES ECQLLS LES MOUSSAILLONS ET DU BOISE 
- - -.a. . . .m.. ..*.*... . - . - - -. .- . . A. . . *  .-..- -.-.-- - 

1954- 1358 Lorenzo Jeari* 

1 960- 1964 lyran<ois Bellemare 1 
1964- 1972 Jean-Marc Brousseüu 

1972- 1977 Charles Msiurais 

1977- 1994 Gérald G. Dubeau 

1994- 1993 Aline Lérourneau 

1995- 1999 Robert Bégin 

1999-2000 Giiy Frenerce 

5 , J I <  t 5 : Jriannc Lribric sccri.t:iirc h I ' icri lc, LES i \ ~ l i ~ ~ ~ 1 i s , ~ i I l i ~ 1 l 8 ;  (;Cr~lcl C [ )~13ea~ l .  r l irecreur 

" Lcs rruis I i r cmic rs  J i rc r rc i i r s  du c r i l l b p  cumula icnr  i i nc  r i che  d'inst;ri ireiir. 

Nom 
- ... " 

Guy Allen 

Claude Asseliii 

Denis Bégin 

Diane Bouvier 

Hug~iette Couture 

Joanne Labric 

Robert Labrie 

Jocclvne Laplanre 

Marie-Josée 1.einay 

Sylvie Pruncau 

Dates 
-a--. . . . 

1984- ... 

1977- 1998 

i 988-. . . 

1978- ... 

19S8- ... 

1973- ... 

1372- 1982 

1984- 1433 

lpSl-i9L)8 

1990- ... 

Enseignement ou occupation 
- - - - 

Anglais 

Éducarion 

Coricir-rge 

Psychologue 

Infirn-iière 

Secréraire 

Concierge 

Éducarion physique 

Anitnation pastorale 

Ii:iir.:t. : I)Cpriuil ienicilr dcs Uiir r ins sculaires rle I'lcolc Lrs &iousssil lui is p;tr Rictiartl bl bonayu 



municipale La PmceUect: est venue reionner le randem 

disparu à la fernieture du couvent. C'ttair la concri-- 

tisation d'un r h e  d'Alexandre Robertson, qu i  avait 

réclame iine école à cet endroit pendant la vingtaine 

d'années où il i i i c  commissaire. Cette école a éré 
conscruice en 1793 dam le quartier Le Boisé des Arts 

pour favoriser I'inrégration des élèves à leiir niIlieu. 

C'est Adrien Drouin et ses assocjés, développeurs du 
Lac Baie d'Or, qui ont vendu à bas prL~ à la munici- 

palité les terrains pour loger l'écale ec la bibliotlièqiie. 

Assez exccptio~irielicmenc, ce projet, confié i la firme 

Les Constructions Cogenco de Saint-Nicola, a été 

réalisé grâce a une contribution financière triparr~te : 

60 % provenant du miniscére de l'Éducation. 2 5  % , . 
de la municipalité de Pincendre et 15 5% du niinkrère 

des Affaires culturelles. 

L'école Du Boisé compte, pour l'année 1977- 
2000, 172 élèves des deux sexes, répartis en s i x  

classes régulières (deux groupes pour chacuri des 
trois premiers degrés du primaire) et unc sculc classe 
de maternelle depuis qu'en 1997 la maternelle se 
dortne à remps plein. Les trois premières années du  
primaire terminées, les élèves complètent les trois 
suivantes aux Moussaillons, avant  de prendre le 
chemin de l'école secondaire à Lévis. 

Une parcle de la vie scolaire d e  Pintendre est 
désormais dirigée de I'excérieur. lMais Pintesidce 
continue d'ètre représentée par des commissaires 
élus et d'avuir voix PU chapitre. Si l'organisation s'est 
coriiplexifiée avec la muluplication des intermédiaires, 
les caches rescenc fondamentalement les mêmes, bien 
clu'eks s'exercent par paliers, du  ministère de 17Édu- 
cation à la commission scolaire, e t  de celle-ci à l'école. 
La majeure partie du financement, par exemple, 
relèvc maintenant du ministère de l'Éducation qui le 
dirige vers la comn-iission scolaire. Pour celle-ci qui, 
au niveau iritemédiaire, approuve le budget des Ecoles 

sous sa juridiction c t  leur distribue les ressources, les 
proportions se sonr renve~ées  : la taxe scolaire subsiste, 
mals elle ne représente plus la source majeure de son 

fina-ncement, Le ministère dc I'Education voit à I'éra- 
bhsemenc du régime pédagogique et des programmes 

7 - - 3  J ~ ~ . & L L . .  .-.ri - *i -a - - +.-.*+? . ' =  

L 'écolt. Dit Bozsij7angi(ie dt L L ~  Pinief/ei.l en 1 999 



d'études; la commission scolaire jolie, ici eiicore, i i i ~  

r61e d'interi~~éd~aire dails leur application, qui se fait 
concrerernent à l'écolc. Le recrutement du 
enseignant reste sous la juridiction de la coii-imission 
scolaire. Si la direction de l'école Les hloussaillons- 
Du Boisé possède Lille certaine autonomie quanr à 
l'enprigemenr des professeurs, eue exerce cette respoii- 
sabjliré en se servanc d'une liste d e  candidats  
dispon~bles érablie par la con~mission scolaire. 

Quant  A la gestion du  personnel, le dÏrecteur 

(< agit par consultation, soit du syndÏcac ou de la 

co~ninission scolaire ))'! 11 en esr de nîême de la gestion 

du cransporr scolaire, qui .< s'effeccue à partir de la 

commission scolaire régionale en fonction de la 
clistame, de la raille e t  de l'ige de la clienrèle étudiante 

à desservir J'. La cornn-iission scolaire deriieure 

l'ernployeiir des chauffeurs d'aiirobus scolaires. E t  
l'enrrerien, qui a cant préoccupé les commissaires au 
cemps des maisons d'école, est aujourd'hiii du ressort 

de la direcciori de l'école. 

T3~ite cette organisation compliquée ne doit servir, 
en dernière analyse, q u ' i  assiirer ce qui se passc 
d'essrnt-iel cnrre l'enseignant er l'élève, but de toiic 

ce système. Aimi, la parciciparion des parents d'élèves 
est-elle d'une grande importance. Elle s'est développée 

ec cu;icourt A revitaliser la vie scolaire en kcablissarit lin 

lien c:-icre la cornmiinauté de Pintendre er In. direcrion 

de l'ccole. C'est aujourd'liui à I'ÏntérIeur dii conseil 

d'i~t:iblisscrnenr que se rencontrent les principaux 

acceurç de la scène scolaire. 

Fréquentation scolaire 

Le tableiiu 8 donne iin aperçu fragmentaire de la 
clientèle scolaire ail cetnps de la Commission scolaire 
de Pintendre, mais suFf~~anc pour saisir que le nombre 
d'kit:, ( j de la première moicié du siilcle croit rrès 
faibih ment et dépasse i peine 150. Par conrre, la 
crois\.-ince s'accélère au cours des années soixarice ec Iü 

clienrrle atteint les 300 élèves avant mcme les années 
soix-an te-dix. 

Ce tableau permet aussi d'appri-cicr l'impact de 
la Loi d e  'eI'inssrr,rrio~t oD.!rgccrotl-e adopcée en 1943 sur le 
taux d'absentéisme. Avant son adoption, les absences 

étaierit très élevées : en fkvrier 1908, I'Ïi~specceiir noce 
92 élèveç prAents sur Ic-s 11 1 inscrits (taux de frl-yen- 
ration de 74, 1;;) sur le rocal des élève des 4 écoles) cr en 

janvier 1920, 81 présents siir 118 iriscrics (taux de 
70,3 %), candis qii'en inai 1949, il con-ipte 154 é l b  
ves présents sur  les 159 élèves ~nscrirs  (caux de 
9 6 3  %). Cette loi, en rendant la frtquenracion scolaire 
obl igatoir~ jusqu'à l'âge de 14 aiis, a pcuc-ttrc eu 
aussi pour effet Ïndirecc de favoriser l'introduction 
des nÏvea~ix de 8' et  3' année dans les écoles, afin 
d'offrir u n  enseignement  pliis avancé aux élèves 
nyanr ccrrnini lcur 7' année saris avoir a t te~nc  cet 
56'. 

LA croissance dc 11 clientèle scolaire continue i 
s'accélérer comme l'indique le tatlcau 9 : de quelque 
300 au débur des arinées soixante-dix, le rota1 des 
deux écoles réunies atreinc au)oiird'liui 800 élèves. 
Ce plîénomérie esc, bien sûr, à mettre en rapporr avec 

l'évolution de la population de Pintendre qui, dans la 
meme  période, est passée de 1 500 à plus d e  
6 000 citoyens. Ce tableaii mer aiissi en évidence uti 
déséquilibre démographiclue entre garSons er filles 
dans la popularion scolaire. A I'excc-pcion des années 
1995 à 1998, les garçons sorit en surnombre i I'école 
Les Moussaillons, tandis qii'à l'école Du BoÏsé, la 
petite majorité de filles est moÏns significative. II 
n'est pas possible pour I'instanr daexpliquer cerce 
caracrerisrique démographiqiie. 

Le devenir des élèvyves 

En sormnc des kolcs de Pintendre, qiie deviennent 

les élèves ? En 1998, à la fin de leurs brudes primaires, 

70 % s'orientent vers les écoles publiques de Lkvis et  

des environs : à l'école Giidaunie-Couture, q ~ u  reçoit 

lec, élèves de secondaire I ,  Il et 111; à la polyvalenre de 

Lévis, qu i  accueille tous les niveaux; à l 'école 

Cl~ampagnar, qui accueille les élèves de secondaire 1 

er I I .  Les 30 $6 rescancs s'orientent vers les écoles 

secondaires privées. 

À la fin du secondaire, poursuivenr-ils leurs 
érudes 3 Ou s'ur~entenc-ils ? Aucune recherclie n'a 

été faice sur la question. Le tableau 10, tiré des sracis- 

tiques du recensemeni fédéral de  1986, indique le 

riiveau de scolariré de la popiilation de Pintcnrirt,. 



' fi~kves inscrits 

1 

I 

l 

1922-02-14 kcolr nu I - triral : 5 5  : 
b l rçons : .< 1 ) 

(filles : 24) 

clas?  drs prtits : 

rlassc des moyens : 
cl,is,c grands . 

E c u l ~ .  fi ? : 
Écolt. n" j : 
E c ~ i l r  n" 4 : 

1(1>3-10-17 É c r i ~ r  n" ) : 

Nombre de classes 

et niveaux enseig~iés 

- - - - - 

liitd des t l tves  Présences 

inscrirs à la  

conimission scolaire 

I 
. . 

I 
, . .  . . 

4 classes - 1" i <. .iiinCc I I I 8  
! 

2 cluses - 1" i 5' a n n i e  
koleç ri'" 2,  3, 4 . 1 classe cliacune 

, . -  I 

7 4 F  Coiivent . 1963-U9-30 Couvcnr : 
1 280 

ColIl-ge : 206 î cl:ii\e\ (F) - 5' i 9' niiri&e 139 + 1 
1 Cullège : 141 rF) 

ri cl:uses (M} - I "' .i 4' annce 
! 

5 claisscs ( G )  - i' à 9' s.nnér 
- - ,  , 

196s- 10-0 l Materiiclle : 39 1 classe ii-iarcrnrllr 307 
élérneritaire : 268 . 10 c lm~es  - 1" n 7' ;innée 

33 
26 
17 
17 

30 

Sriiin,er : ktppirts J'i~is~cctcurs, prucks-vcrbnur cr iuiirn~iir: d ' ~ ~ ~ i c - l  dc 13 C~iiiiniissiun sculaire dc Prnrendrc 

I 

3 1 
. 1 .. 

$8 i i classes au coiiucn[, I 
I 

4 clases pciiir les 4 i.io es n'" 2, 3.  4 ,  5 .  



Ecole Du Boisé 1993-1 938 I 

LA CLIENTELE DES ÉCOLES LES MOUSSAILLONS ( 1972-1 999) 

Ce porrrair cl-iÏffrk ne permet pas de saisir parfai- riombreu~. On peut toutefois y observer que 25 % des 

ET DU BOISE (1993- 1999) 

cernent ce que son t  devenus précisément ceux ec 15 ans et plus n'onc pas artcirit la 9' année et quc IS % 

158 
163 
193 
186 

1 Sb 
709 
2 34 
26: 
776 

289 
286 

30 1 
309 
344 
321, 
344 
35 1 

363 
1160 
362 
275 
784 
277 

2S1 
316 
32 1 
306 

rocal 

296 
297 
34 5 
34 1 

356 
3 86 
4 15 

454 
4 96 
5 26 
5 44 
568 
582 
610 
6ro 
64 8 

669 
700 
699 
686 
545 
543 
5 5 5  
57 1 
639 
622 

636 

~ ~ , v n 5  

3 
Y 
8 
8 
7 

7 

7 

1993-1394 
1394-1935 
1995-1996 
1996- 1997 
1997- 1938' 
1998- 1999 
i 999-2000 

celles qui sont sortis des écoles de Plncendre, puis- ont çonuiiencé icuis hides secondaires sans les cei-: liiirr, 

nombre de classes 1, 
12 

12 

15 
15 

15 
1? 

18 
20 
2 1 
23 
24 
25 
74 

2 3 
2 3 
26 
39 
30 
29 
29 
22 

22 

24 
24 
26 
75 
2 5 

Ecole Les Moussaillons 

1972-1973 
1973-1974 
1974-1!975 
1975- 1976 
1976- 1937 
1977- 1 9 7 8  

1978- 1079 
1979-1980 
1980- 1331 
1981-1982 
1992- 1983 
1983- 1984 
1984- 1985 
1955- 1986 
1386- 1987 

1987- 1988 

1988- 1939 
1989- 1990 
i()()O- 1991 
1991-1992 

1993- 1993 
1993- 1994 
1994- 1995 
1995- 1996 
1336- 1997 

l 
1397-1998 
1998- 1939 
1939-2000 

Tableau t t a L l i  pnr Richard Mbonayu 
Sources : Bottins scolairrs, Gcrald Dubeau 
' Arr-c I'ürcncmcnr de la classe macernellc à tçrnps plein, il n'y a pliis que sept groupes d'enhnrs qui occupent les sepr classes de I'icult. 

qu' i l  tient evidemnienc compte  des nouveaux  ce qui signifie que 4 3  V des plus de 15 ans ~i'av:iieiit 

, 

138 
134 
152 

153 

170 

177 

181 

191 
220 

737 
258 
267 

273 
266 
2S6 
30.1 
3 18 
337 
339 
324 
770 

259 
27 S 
239 
323 
30 1 

3 10 

99 
Y 7 
8 1 

103 
87 

arrivancs, qui ont fait leurs érudes ailleurs cr qui sont pas de certificat d'études secondaires à ce moment. 

F-4 ! lS3  
83 
34 
9 1 

7 7 

- 

180 
17 5 
194 
159 
161 
172 



-.-mm --- - - 
Population torale : r -  

1 Populationde 15ansecplus: 

n'ayant pas atteint la 9'année : 

ayant fait de la à 1 année 

sans certificat d'études secondaires : 
avec certificat d'études secondaires : 

ayant obtenu un certificat d'une école de rnécier 
ayant effectuit d'au tres éciides non universitaires 

sans certificat 
avec certificar 

ayant effectué des érudes universicaircs 

sans diplôme 
avec diplôme 

l 
-. l - --. .-A 

Sciurcc . Rcccnsrrnrnr clu Canada 1986 - Pi.~fi[~ilr. Qu6Lc.c. I I .  vol. 1, 1i. 704. 

Par ailleurs, un peu plus de 25 96 avaienr abtenu ce 

cerrificat ou uri cercificat d'une école de métier et 
30 % avaienc cffeccué des études post-secondaires 
avec ou sans diplômation. 

<' Availt la ri-forme, le système d'education étaic 

peu démocratique. II étaic ilitisre et sexiste, sous- 
finance et sous-développé.[.. .] Au début de ce t t e  

décennie (celle des années soi?cancel, la scolarité 

moyenne de la population ne  dépasse gusre la 

septiéme année. ,i3' 

Pour bien des raisons, le portrait de la scolarisa- 

tion à Pincendre en 1986 ne peur servir de mesure 

pour juger des résultats du projet de démocratisation 
de I'enseig~icment amorcé par la réforme scolaire, 

mais iI  molitrc certainement que les clioses ont 
hougé ec que,  si on cho~sissait collectivement de 

poursuivre cet idial, il restait en 1986, en  tout cas, 

bien du travail à faire. 

11 n'était pas possible de tout rappeler de la vie 

scolaire dans ce long passage d u  siècle. 

Toutes ces années de grouillances générations 

d'écoliers et d'écolières sur le chemin de l'école, de 

rude cache pour les .< maîtresses » Lnes ou  sévère^, de 

visites de rnonsÏeur l'inspecteur et de monsieur le 

curi, de sérieux des commissaires et de comptes de 

taxe sur la table de la cuisine ... Cent ans d'eKorrs 

pour moderniser l'éclucation, ses locaux, ses méthodes, 

en suivant l'évolution des idées et cle la population. 

Pour des raisons de documentacion et de recher- 

che, c'est I'élévc lui-même qui esc, hélas, parsé le plus 

inaperçu au coeur de cette organisation créée pour lui. 

M a i s  nous avoiis tous pris le chemin de l'école u n  

jour ou l'autre et chacun de nous détenons au moins 
une parcelle de l'expérience écolière. 

Eii lisant ce chapitre, aura-r-on laisse remonter à 

la mémoire, comme il esc revenu la mienne.. . 



- les odeurs de la salle de classe et des livres au - les encouragements de la <( mircesse 0 ,  acs so~ircils 

fond du sac, trop froncés un  jour ou l'autre, 

- l'iicreté de la craie poudrant les doigts, - le cliou-chou de la classe, 

- la langtieur des images pieuses et le coloris un 

peu crirird des ciirtcs géographiques pendues au 

mur ;  

- les cahiers &cornés et les Croiles bleues, roiiges ou 

dorées dans la marge, 

- la page d'écriture en lettres rondes, la belle 
histoire de Tobi, les tables de multiplication. 

- .< Dictée ! u * Devoirs e t  Leçons pour demain ! ,) 

- 1534,  1608, 1760, 1887 ... ~hob ie  des dates et 

du i< par ceur i1 .  

- << Concours ! ,, : les bonnes et les mauvaises 

notes, les bons et les mauvais rangs, 

- l'kpÏdémie de poux et la ((picote volante», 

- I'enniii profond de quelque après-midi gris de 
pluie, 

- l'agitation avant l'orage, les jeux à la récréacion; 

- les chagrins, les cruautés enfanriries; les bonlieurs, 

la fraternité des bancs d'école. 

- <( Au revoir et n-ierci, mademoiselle D. 

Cent ans d'efforts er d'apprentissages, d'essais e t  

d'erreurs, de parience er d'expérience, de cravail 

acharné, d'espoir de progrès. Cent ans de mercis 
timides ou cordiaux, chaque année au mornenr de 
parrir pour les vacances d'été ou les chemins de la vie 

adulte. 





' Cc chapitre repose sur le dépouillement des procès-verbam de la 'O 

Commission scolaire de Pr ntendre 1304- 1972 ct dcs journaux 
d'appel de l'arrondisstrnenr no 1 effectué par Étienne Drapeau; sur 
celui des bottins scolaires 1972-1998 d e  I'école Les Moussadlons 
er 1993-1998 de l'école Du Boisé effeciuir par fichard Mbonayu. L I  

on référera souvenr ici aux rapports de stage de ces deux étudiants 
en anrhropologie. Nos remerciements vonr à monsieur Fbberc 
Bégin, ditecreur de L'école Les Moussaillons-Du Boisé, pour les 
donnfes qu'il amises à norredisposirion et l'entrevuequ'il a ncror- 
dée à Rrnaud Sanrerre er à Richard Mbonayo, à monsieur Gérald 

I I  

G. Dubcnu, dirccicur de I'école de 1977 à 1994, pour 11 précisiosi 
de ses informations sur Ics iransformarions nombreuses de I'école 
sous son mandat, à madane Joanne Labrie, secrérare de I'école. 
pour sa g41iércusc collaborarion. Enlin à Renaud Sanrerre pour le 
supporr qu'il n'a cessé de nous accorder i roures les étxpes du 
travail 

' Les rermes commission scolaire, municiplité scolaire rr  rorpora- 
13 

rion scolaire sont à roures fins pracrques équivalents. 

D'après Jacques Dorion, h é c o h  h rang arr Q u i b ~ ,  Monrrkal, Les 
 diti ions dc I'hommc, 1979, p. 7 1 .  

Les propriétares seront jmqu'en 1961 seuls aucorisis i élire les 
mrnrnissaires chaque année. À p t i r  de 1961, raus Ics parencsdes 
rnfanrs de moins de 18 ans seront aussi admis à élire les commis- 
saires, de même que les conjoints dcs propriétaires (L:P huder er 

A. Gauther, L ~y~Imzp ~cohin du Quihc, orgmadrm er fmnionne- 
15 

w n i ,  Monrréd, Deauchenlin, 1967, p 64 ) Enfin, tc la Icir 27, 
doprée  en 1971, accorde à rous les citoyens le droit d'élrre les 16 

commissaires d'irolc ct dc sc fairc ilire b ce titre n. (Micheline 
Després-Poirier [Philippe Dupuis, dir.1, .b sy~kne  n'éhcarim du 
Qdw, Montréai, Gaétan Morin Cd., 1995, p. 152.) 

' * L'arrondissement se dCfinit camrne une bande rcrritorraic ne de- 
m n c  pas rxcéâer cinq milles en longueur ou en largeur et dcvanr 
coorenir au moins vmgt enfants âgés de cinq à seize ans 
1J. Dorion, op. crr , p. 36, n. 6). Aujourd'hui, l'arrondissement a '' 
laissé la place à la cirço~ctrpcion élecroraie er le nombre de cir- 
comcripticins dépend du nombre d'élèves rmcrits dans les écoles 
de la commission scotaire (Micheline Després-Poirier. op. cir., 

p. 152). 

Voir Renaud Sanrcrre, N Les familles souches d e  Pinrendre )), I I  

C'Ancêtre Bullerin & kz Sariëré tic. géniu10giZ de Q&, vol. 25, nm 5 -6. 
fhrirr-mars 1999.p. 149-161. 

' Il y eut trois fuis plus de présidents que de secrCcaires-trésoriers 
La place de commissaire, non rémunérée, est plus passagGre . un 
peu moins de la moirie (33 sur 74) se conrcnrenr d'ur: mandar de 
trois ans, 15 sonr au poste moins de trois ans, 10 pendanr six ans, 

cc 12 s'y rnainriennenr neuf lins er plus. 

La ronsulcarion de quelques ]ournau d'appel permet d'crablir que 
I'écolc du village offre la 5 ,  ariiii* en 1322. la 6' en 1930 et la 7'cn 
1940. I l  n'est p pssibte d'rndiquer avec ccrtirude l'année d'intro- 
ductron de ces divers nivezux d'enseignemcnr. 

Cc nom e couvent 7. renvoie cssenriellemenr au fart qu'on envisage 
que ce soir des rel~gieuses qui dirigeranr cerrc école. II ne s'agit ni 
d'unc insrirurron privée ni d'uii pensionnar. Ce sera bien une écolc 
publique et on conrinuera & I'appeier parfois l'école no 1. 

Que faiw avcc I'école na 1 à deux classes ? O n  pense d'abord la 
louer à des organismes cr clle devtenr salle paroissiale tcnipmire, 
on parle ensuite d'y aménager un logement à l'étage. mais cela 
encraine trop de frais. Des canrribuables suggèrent plutôt de la 
vendre à la fabctque pour 3 000 5, mais celle-ci la refuse . ciie sera 
fînalrmenc vendue en luillet 1948 à Anronio Lamontagne pour 
2 001 S. 

Mtclieline Dcsprcs-Poirler, op or., p. 64. L'inspectorar %vair éré 
institué en 1851. Le tôle des inspecteurs consistait à CI visitcr les 
écoles [. -7, examiner [es inairres, inspecter les fonds du sccrérure- 
trésorier et les registres des commissaires [. 1, expliquer la loi 
scolaire cr réconcilier les concribitables avcc cerre loi s. 
a.-F! Auder,op. ri/., p 19-20) 

A Guay. i e . 9 mars 1907, Prwis-lizrbdux c& la Commm~on rmhire 
ué Pintendr?, tome 1, p. 62-63. 

R Prémont, i. e . 19 ocrobrc 1959, P ~ i j - t w b a u  ch lu Cmmiui im 
srohin h. Prn~mdri., tome 8, p. 74-75. 

R Prémonr, i .  e., 5 février 1934, Pr~èslirdurcc h L Commrriia 
slolnire & Piarmdw, rome 6, p. 168- 170. 

A Guay, i .  c. .  22 janvier 19 16, P ~ o T ~ s - w ~ ~ ~ H x  ch la Cmürron 
scolarre $e P i i i r d ,  tome 1 , p. 163. 

G qiu esr tris prrcepttble dans les rappr i s  dé&$ à Pinrendrr 
esr confirmé dans L -P Audec. op. c r i . ,  p. 66. 

Ttc des P~K~I-trrbuux & la Cmiision rcolaitz Pinrendiv, runie 6, 
p. 140-142. 

L'école Les Moussaillons bénéficre des services d'une psitchologue 
depuis 1978 (Richard Mbonayo, 1978, Rdppm-I & ryntb2se - Forma- 
tion pratrquc. Uniwrsité Laval). 

Le 19 aoûr 1760, le principe de I'cngagemenr d'une enseignante 
suppléante esr acquis, il ne semble prisque l'npparitron de ce posre 
soir de beaucoup antérieure à cette date à Prncendrc. La méme 
~ n n é r ,  on observe ['engagement d'un surveillaoc le midr au collège 
en l'abscncc des professeurs parus dîner. G r t e  pracrque ne gmblc  
pas non plus très ancienne. En 1963, la commission scolaire ouvre 
des sournirsions pour le ménage cc I'cnrreticn dii couvenr er du 
college ct prcsciitc une Iisrc de 31 spicifcarions : désormais, il y 
aura un concierge atritré, er Robert Labrie sera riculaire de ce - Jusqu'a laguerrc de 1939-1945, les subvcotionsde l'État rcprL 
postc pendant dc iiombrcuscs années. Avanr 1963, il ne rernble y stnraicnt cnvtron 1 0  % des revenus des commissions scolaires, les 
avoir eu que des engagements pncruels, comme [e 14 avril 1946. imp6ts fonciers consriruaicnr 80 O/ de leurs rcvenus ct les derniers 
iorsqu'unc institurricc csr rcconnue dewnrljuibk er ne peur faire 10% prwcnaient de ln retributioii mensuelle r .  Micheline Després- 
Ir lavage et l'époussetage de sa clctsse, ou comme en 1951. l o q u e  

Poirier, op. CI;. , p. 157. O n  voit au rableau 1 que ces proporcions 
Marie Couture, f f  la petite Maric i~ cst engagée pour faire le 

avaicnr déjà commciicé à bouger en 1947 
rnénaae dans la classe du ~rofesseur rn;üciilsn 

J,.,i? Audct, op. cri., p. 46. 
b. 



" II n ' ~ s r  pas pcissrblc de cirrr avec cxiirciriidc In provcnaricc clrs 
quelque i 34 enseignants qur niit rra\,:iLl16 1i la CLiininissiori çculairc 
dc I'inreiiJrc. LP nisjorick d'i-nrri ,:iir pruvicnr prubliblcmrnr dc 
Pinrcndre et dcs cnvirnns. En cc q u i  conccr~~c  Ics 1 0 1  prufessriirs 
qiii oiir rravaillc aux tcrilvi I.rs Mo~issaillons ct Du lioisi. de 1972 
Z 1938 : 4 1  p r u \ i : . n ~ i ~ i ~ [  de Lévis (Y cornpris Lauron), 17 dc 
Pinrcnclrc c.t 7 dc S~inr-Henri, 1 1 de dilTi,rcritçs nurirs lorulirfs dc 
la Rive-Sud, 1 1  de lx Rive-Nord cc 2 dc 8e;iu~c; 9 sunr d'origine 
inconnue. (I3'üprÈ.s Ir riipuuillcnicnt dcs Borrins a~~l<urtr effecru6 
Iior nicharcl Xlbuniiyo ) 

" Lc 2 j indi l')fi(>! I I  es; résolu quc /i.lt/l~ f..]jo:l t ~ / n ~ r c i k , k r ~ . r  stnjiia 
,it1)t/ do11/1r q f d  è/b jtl r/~(~rïe. 

'' L'inspcrcrur n'cocourügc p s  I'crigagcnirnr dr feninics rnori6ç.s. 
O n  A VII que r'rsr l'ouvcrrurc du cuuiJenc en 1947 qu1 a amcri& lcs 
prçmicrrs irli$iriises i Pinttiidrc, rr la creariun Ju coll?gr. tii 

1954 qui a siiscirk l'cri~agciitr.nr du premier insrirutriir. L'orgaiii- 
satiun de la iormatiun dcs rnairrrs exliliqiic rn grantlr partit. 
~wiirquui il n'y :i pis u r i ~ ' u J  Insrintreor R Pinrcndrc dansla prçrnikrc 
prrric du sièctc. ALI Q u i b c ,  SI les rcules nuriiislcs catlioliques dc 
t;llcs p.usent dc 6 en 1907 3 1 18 en l ')>?.il  ii'y LI quc dcux iculcs 
normales ciil garçuris jusrlii'cn 1950, À parrir JCs antiCc5 trerite. lrs 
sculasricats d c  fréres r-nseipnsnrs et de murs  enscigriaiires furenr 
rrconnur c o i i ~ n ~ c  (cules nurmalrs. (L.-P . iuJct .  op. rit , 1) 5 1.) I I  
n'y J CU ducun frt.rc ensei,qn~nr 4 Pintcnclrc 

k priicir-verbal du 6 avri l  I Y 1 3 note un octroi dç 73.63 5 di1 UIP 
cn Iai'tur tlcs mtinicipalitcs scrilaiws qui paient un salairr dr plus 
Jc 100 S :t leiirs insritutriccs. 

L'ACIR a ér6 iond6c cn 1936 par Lriiire G3~icirçault, t-nseignanrc 
nripinaire r . 1 ~  Wiarlciocc. 1946 est I'annce de la crbatiun dii niinis- 
rèrc de la Jeunesse et du  Bitri-Erre S C K ~ J ~  et dc la fo~~Jar ion  de 13 

Corpomrion drs institutturs et instinitrices catholiques (CIL) qui 
deviendrd 1;i Grpurlition c l e s  enseignants du Qu<lm: (CEQ) en 

1967. hlicliclinc Debpri's-Poirier. op. cil.. p. 235-297. 

Alichelinc Dcsprts-kiiner, op M. .  p. 5 3 ,  :i%rii-ir (lue Uéii cn 
1953. Ir salaire iinr>uc! rnclyen d'iin enipluyi Jc. Liure~ii 6 r ~ 1 r  dc 
1 GO0 Y - 
L.-P Aiidct. rîp, c i l . ,  p 64 cr 66. 

Rucli Saiiiwn (Jir.). H;j:oiri. iL- kls-Lo/btni;.ir. Qurher ,  Insrirtit 
qiiébccuis rlc rcclierclie sur lit ciilriirc (IQRC). 1906, p 6.i' 

hlcrci i rnndrime Dernrrs, titi secrérariiit genérül dc. la Commis- 
siun scolnirc dcs Naviçareurs. qui m'a a i d k  h dimélrr les grandcs 
Iigncs clc cct cclic.vcaw rompliqui. 

Ricliird X-ibonayo, R,rp]wrs r l (~~tr t i ' / / r ,  al;t2' ;Ilritrr~cur R d e r ~  Bikiri. 
dircctciir rlc I'kcole Les r\.luiissaillons ct Du Huise, I I  dctrnil,rc 
1 'p38. 

/&id/, 

Micliclilit 13~pres-Poiricr, op. 1-11.. p 60 

Une é60h L/LZIIS Id calnpu811t q / / é i ~ r ( . ~ i  i t  d'mil i qf915 
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par Pierre Hamelin À Sn Gru?~de$tr L. IV. Réerî 

Si je rerrr~.ve?r>c.~?f 1 90 1 colilporte, f n  ,th(.+? dt C ~ L I ~ ! I P  no!?/ 

di~rij /LI ciilo>~ne ,rli.airi~j. 1?1éi7t10i7 « wrholzytle I I .  11 ~ E I ,  JefL7 

par i lr rnhnc. lorn clt I t i ,  11(~1s /c ptnr-bnin ~a.e?2sun,eirr &dCr~i/. 
Cnrn~r~tfiatfo~~r a ~ r  Q~~éhtr-dtp~Ls h Rél!ol/trion trznq~~rlItr, s~~iltoj~t 

Qu'il pinise à Mtre Grudeur 

Les sozissigi?és F r m c  Ttznltciers des Puro rises de 
Nofw Dn17r.e de Sevis, Si Joseph de L h i s  et 5,: 
Henri uerraielïr a w c  ii7fini?1re?rt de Joie  zioi.ve 

Les roossigi~&s cco~t?znissnwi uatre zèle porlr le 
bien cles ati?es !ne clantejat PLU qtce rJorrs rénliser 
les av~?ztriges religierrses qrri en rés~rltei.lrient 

bolri. chaczrn d'une et e.~p-iwze?zt hrrmlilen?ent 

I'espoir qrie taris aontli-er bien fifiire droit G cette 

lkgilinre clemlnrcle. 

~ l c i ~ ~ s  12.r niilirt/.u rn uort c l ' /~ i 'b~r i~s~ t~ i~ , , ,  & ~/~1 . ' r i71 té  .tt rnanve.rtr. Notre Dame de U,uis  I8j~~i?-z~ier 1899 
an 1otls /tj ddutnllln~s. y tcrnpi~=s cn tllc%tiè.tz i'e/igre,,se. DJdl/!i.t.s 
rdur,k~~-iur~~ ~otlt irpiCj~,iti:ts, da ~t '~1es trp)m.aa,ien! et mErne If{ ram- 

ir//li~~~téc/mItt71ru'~ wi'.i?tr~4?1q~tm~)1r d$~'/z, ~e rnbw c l f r ' ~ ~ t ~ i ~ m t .  Par ces mots, après de longiies I-ic-urcs de dis~us- 

hs ler ~ ! ~ u / I L / I ~ Y . F ,  1/11 molnJ tr!/.i- s t  r.61ar~etil LIUA 
sions clîcz Georges Couciire, débuie I'liistoire d'une 

Fm vert jtrenjetzr, ne saut pas ~~t?e~~awrvet l t  ckr p,rrtrq;/ontf et nouvelle paroissc. Selon les 56 signataires de cetle 

ac ,hri, PLU I O / / ~ O ~ I T  ~ L J ~ I ' J L " .  hi.~ ufijian,~. Drpi,,j mtn& ' e ' luê t~ ,  cet ce nouvelle paroisse regroupfrair '$4 

I 980. oa ~ î e p e ~ ~ r p / ~ ~ , (  J .P ,~* I -  r.vr/r~~rir rment cil[ rrg~lrep~i-or~ J ~ c ~ /  PersonIles, dont 5 1 1 cofllmuniants. 115 fillèglleni 

~1t.1 hfipri?/~t~,pojii. diie)wntr le ~ C J L I X  ch imt,diti 2 Pulfet~Orr. distance et le mauva~s  étnr des roiites, principalen-ient 
à l'automne, 2 l'hiver et ail priritcnips, et que, pour 11 J ? S ~  K /#!l@/f qlii? jj ht ~ ? / ~ / ~ l ? l ' I ) ~ d / f ~  dqI!M /ifle ~~i9?gfdlU.t 

ddnnk ci plu Its IGIIES C I  prlr-/c not8 de hi rol/tct~l~ré. B P Z ~ ~ Y  
cerre riiisoii, beaucoup de fidèles ne peuvent remplir 

r i i i rm ii itoiiviiii ch oartinin. i.'eii k i f i i ,ou~ yiii,aiiiili ii ibiu le"" devoirs 

~ t i s q ~ t ' ~ ~ ~  k,3flc3 di{ 75" ~z~uii~t~:ïuiir.  CESI LrJ.~.iq/lti q ~ /  LI 

pai.rciitri li. I ~ . i i j , e  '/Y/ 77'  rrnnre'eu~ai.ue : Sairit-Lou,< de 
Pin rendre, 1900- 197 5 .  1 1  ifol-ha. & l'église Jert ro/qot,t-s C/P 

po/n/ ~ / t  rqrt etxt 1 ~ 1  cru/ 1.e clt. Itr ro~nrut~ndxté mWur si /cl ~nqoviri 
ju t?tv~)/brt.r rw J t ~ ~ ~ o / l p t ~ c ~ s  i . (q~~/ i ir t t~~tn~.  

11 /LUj ( ~ O ? I I . J C ! ~ L ? ~ ! - ? /  c h  & ~ d t H d t ~  2 If ri ~0!/dlh!)rdtf/d~ 
j & r ~ q ~ / e ,  PJPIY~ Ht7~ut/in, de c/igtt,qw lrsprz~~ci.pc~~~x trpirr~ ~ J I Q -  
niilo<qjq/ta dilne /)ri1 U~JJ.P m r~tn//zmet7~enf et tltr roji?fili/ei. nci~.si kt 
! c i b ~ ~ ~ z r i  de /'&co//~t?ur~ pc~vo i~ j~ t t / e  dQ2 bieu esq~/i.~xé L / ~ J  ic l j ~ t - e  
I ~ I I  7 5' ;rnirr?:w~-~lii.t. 

Reir.t~dSuiit~*/ eit 

Cene piltoi~se regrouperaii le village des C~uture 
en la paroisse hiocre-Dariie, le rang Pl;iisance ct le 
côté siid du premier riing d'FI;irlaka de Ia paroisse de 
Saint-Joseph de Lévis, iine partie des rangs Sainr- 

Jeai-i-Baptiste e t  Saint-Ferréol de la  paroÏsse de 
Sa~nr-Henri a ~ n s i  que le bras de la paroisse dc Sainr- 
Hcriri le long de la rivière Ecclieinin. 

Le 24 janvier 1899, 311 cris où Ilne église sc bârirair 
la rivière Pinrcndre, la mkrc dc Mx' Bégiri proIilec de 

donner à la fabrique un terraln cl'iine grandeur 
raisonnahlc. 

Tout csr en place pour lin beau projet. 



A peine cettc requête connue, se I h e  un mouve- 
ment d'objections à l 'érection d ' u n e  nouvelle 

paroisse. Dix-neuf paroissiens de Saint-HenrÏ s'y oppo- 

sent. Le 13 janvier 1899, ils adressent à My Begin 
une rcsolurion demandant de ne pas donner suite i la 

requète du 18 janv~er d t  la même année. Ces paro~s- 

siens invoquent le fait qu'ils sont pauvres ct qu'ils 

ont déjà paye pour la construction de l'église de la 

paroisse de Saint-Henri. 

Les cultivateurs de la partie du deuxième rang 

diArlaka appartenant à Saint-Josepli de  Lévis ainsi 

qu'à Plaisance apportenr aussi leurs objections. Le 

6 février 1899, trente-trois signataires s'opposent ?i 

la création d'une paroisse à Pintendre. Leur principal 

argument est la distance qui les sépace des édifices 

religieux. Celle-ci serait au moins d'un tiers pliis 

considérable q u e  le chemin entre Notre-Darne de 
LCvis et Saint-Joseph et,  de plus, ce chemin est tr?s 

difficile, particulièrement en hiver. Ils soutiennent 

que leur sort se détériorerait. 

Alléguant les bons rapports qu'ils entretiennent 

avec la ville de Lévis, leurs liens spirituels avec 

l'église de Lévis, de mEme que la courte distance 

qu'ils ont a parcourir pour se rendre à cecre église, 

seize signataires de Sorosro demandent à MF Bégin, 

le 16 février 1899. de nt pas les clianger de paroisse. 

Le 16 février 1899, vingt-deux citoyens d' Arlaka 

nord et  du village des Coucure, dont le niaire d e  

Levis J . -Edmond Roy, adressent eux aussi u n e  

reqiiête à I'arctievêque de Québec. Certe requête 
stipule que : 

depuis le démembrement de la paroisse Saint- 
Antoine de Bienville, l'église de la paroisse d e  

Notre-Dame-de-la-Victoire suf f i t  amplement 

aux besoins du culce de tous les paroissiens; 

la crise agricole, qui sévic depuis plusieurs 

années, a rcndii précairc la situation de forriine 

des cultivateurs et  il sera difficile pour tux de 
faire vivre convenablement un curé et d'assurer 

l'enrrerien d'une église er d'un presbytère; 

si I'archevêche dkcide quand m@me de ciémem- 
brer la paroisse Notrc-Dme-de-la-Victoire pour 

établir iine nouvelle église dans les concessions, 

les soussignés mencionnenc, enrre autres, que le 

rang de Pinrendre n'est pas iin rang central en 

plus d'être bmé par des [erres incidees et des plées; 

- vers 1845, les liabitants du rang Pintendre 
avaient demandé d'ériger une église à cet endroit 

et que cette demande avait écé refusée, nialgré 
une activité écoriomiqiie plus ünporrante à cette 

tpoque; 

- l'endroit le plus central pour l'établissement 
d'iine nouvelle église serait le village dcs Coiiture. 

Le 3 juillet 1899, vingt résidants du 2C Rang 

d 'hr laka e t  huit culrivateurs de la concession de  

Plaisance reviennent séparément à la charge en insiç- 

tanr sur leur posirion, déjà connue de I'arcl~evèque 

de Québcc, de ne pas vouloir faire partie de la 

nou.velle desserte de Pincendre. 

Le 11 juillet 1899, le curé de Saint-Joseph de 
GVIS manifesre son mécontentement. II demande au 

nom de scs paroissiens er en son nom personnel que 

ceiix des rangs de Plaisance et  dlArlaka ne soient pas 
déc;ichés de la paroisse qui les a vils grandir depuis 

plus de 150 ans. 

hllalgré les oppositions au  projet, des gestes 
concrers sonr faits pour favoriser la naissance d'une 

riouvelle paroisse. Une lettre du c~iré  de Saint-Henri 

à I'kvèque, datée dii 10 avril 1899, indique que les 

marguilliers de cetce paroisse ont décidé d'accorder 
la somme de 100 $ par famille annexée it la paroisse 

de Pincendre pour la construcrion de l'église. Par 
conlre, le curé rnentioiine qu'il y illira une vive oppo- 
sition de la part des paroissiens que l'on veut adjoindre 

à la nouvelle paroisse. 

De plus, le 18 avril 1899 paraîc, devanr le notaire 

Josepli Alphonse Durnontier, madame Ursule Bégin 

de la paroisse Norre-Dame-de-la-Victoire. L'objectif 

de cette rencontre est la cession d'un terrain a le 
Corl~oracion arcl~iepiscopale catholique romaine de 
Qui-bec, représenrée par Msr Louis-Nazaircl- Bégin, 

arcl-ievèque de Québec. 



Ce terrain de 300 pieds de largeur sur 350 picds r-on1 e ~ ~ i o n  de Sai/~f-Jea?i-Bapti,ï{e, p'r r .  lu coni~ssion de 

de profondeur est situé sur le côcé iiord-est du Sdinf-Fe:em.éol et p*ru ie ni4,abi-O 3.3 dl1 mhne I - ~ W L ~ ' ~ ~ S C $ P  
cheniin macadamisé en la concession Pintendre ILI r-o~~cts~ion nord- ES^ dl Id rlz:i?re Etchtmirc. 
Nord cn la paroisse Notre-Dame-de-la-Victoire. Ait /?orcl-ejt, pmne rle h palvisse Saint-Chndej er 

Grâce à l'obtention de ce terrain, il  est maÏnrc- pu~,tie 1ts nl/mc'ros 3 7 7 .  472. 471 er 453 dv! 
nanc possible de doter !a comrnunaucé d'une église. tauhsrre ofinel rle h parohe & S~linl: jojeph dt ih~i~. 
AÏnsi, le 9 mai 1899 se signe Lin contrat pour la Erlfin ai( s!d-o//e~t. purfre de ICI ~oncessLo~r Scti~tf- 
constriiction d'une é g l ~ s e  e t  de sa sacristie en ]tan- 8npti.r / e, ,i~di?ie de kr r.on~.es~io~z jior.IJ-est de LA- 
préselice de W' Wgin et de David Roy, eritrepreneur rsï!zèf.e Ek-be-min. p~zi~ze de h dzre i-lvièse tt pav~ie In 
de L é v i s .  L'architecte chois i  é t a i r  3.  Georges p r 0 i . i ~ ~  de S~ijz/-D~rvl;d ccrte clernih.e panie j e  frvii c'e 
Bussières de Québec. Le montant du contrat était I,q m i è n  2 ki Scie qni?, "et endroll. j e  ~rvuvaif IL? 
alors de 11  000 S. L'extér~eur de I'tglih~: sera teriviné linrrje de Ira AIE proisje ùt Sdint-Da~ic/, de irlh d e  
autour du 22 occobre 1899 et  l'intérieur vers inin Notre- Dnpne-cle-In- Victvi).e. 
1900. Le 23 septembre 1900, M. Auclair, ciiré de 
S a i n t - J e a n - C l ~ r ~ s o s t o ~ ~ ~ e ,  délégiié du curé Robert 

Lagiieux de Saint-LouÏs-de-Pintendre, procède à la LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE PAROISSE 

béni,ciicrion du cheniin de croix de l'église. 

C'esr seulcnîent e n  1902 que  le c loc l~er  de 
l'iglise sera compleré. Trois cloches invireront les pa- 

roissicns aux divers offices. Plusieurs voulurent en 
être piirrains. Édoiiard Aubert versa le prix dcs deux 
prt i :~ières  clocl-ies er la troisième fut payée par 

Ignace Carrier. Pour avofr l'honneur de sonner Ics 
cloches i l'occasion de la fite de la bénédiction, i l  
faIlair verser une somtne minimum de iin dollar. 

Er pour bien marquer son cnracinetnent dans le 

~nilieii, les fronrii.res de la nouvelle paroÏsse sont bien 
déiynies. 

La description tecliniclue du territoÏre de la futlire 

paroisse de Pintcndre apparaît comme siiir dans un 
document daté du 19 juin 1899 : 

k ten5toii.t L . .I uf j%r,né dts terr'dinj difarhé~ 
r/e.r ftrriroires des pnroisstit de Suint-Henri, Notre- 

Daine-de-la-14croiI.c et At Snint-JoseIh. 

AN ~7ord-o1~e$r de /&7 clitc pdiwisse ck Notre-Dalne- 
de-lu-L'ictoire, par les rdngï de Cortrcrnrr et de 
. S U ) ~ ~ ~ I ~ C I ~ I I .  c h n ~  h di'ite p a r ~ i ~ j r  ch Sczin~do~~ph pctr /e 

rnnx di1 rhRa h'orzi. 

AI, ~tid-uf, c h n ~  fa palaisse Sdilv-Hent-f, i-urï- 

r.e~.~ion dt Sdinl-Grorges, P L E ~  les Ee?'res de de~çr mêmr 
i.o7jr-e~~1on qlir ~ o 1 2 f  ulrries dnnj kl G / ~ I . C ~ . E / O ~ ?  $I( nor~/- 

ottejt a# .sd-orlut & n//mélaj 253 Ii 289 i n c h  c17i 

rc~durtre c h  Id dile pninisse d e  S~/nt-l-lenri, par IL) 

Pour mener a bien sa mission envers Irs âmes, i l  
csr important d'avoir comme chef spirituel un prêtre 

qui saura rallier les fidèles e t  bien les diriger. Le 

24 jiiillet 1899, Mg' Bégin, archevêque de Québec, 

nomma l'abbé Robert Lagucus desservant de la nou- 

velle desserte, avec cous les droits et  devoirs d ' un  
curé.  L'abbé  Lagueus  étai t  alors professeur de 
rhéologie au Grand Séminaire de Québec. 

À parrir de cette dare, Pintendre cst devenue 

une desserte. Elle sera connue con-irne paroisse le 
27 mars 1900. 



flii-o~zda~qit? cl ici ze pa~ai~rcie 

hlaintenanr que Pinrendre est reconnue comme 

desserte et qiie celle-ci a soli kglise, il faut la dorer de 
bancs. Les bancs de l'église, achetés ail coùt de 

396,50 $, sont I'wuvre de Nil J;eclerc, de L'Isler. Puis 
les bancs sont vendus a u  paroissiens. Le 1G octobre 
1899, I'Cvêque de Québcc donne au syndic lin règle- 

menr à siiivrc pour la vente des bancs dans l'église. 

Les règlemerits sonr : 

- le prix minimum dans la vente aux enchères sera 

de crois dollars pour six mois; 

- la fabrique se réseve le droit de reprendre toiis 

les bancs polir les vendre de nouveau dans trois ans; 

- I'aclieteur sera tenu de payer le prix d'adjudica- 
tion tous les six mois, dix jours avanc le premier 

janvier et dix jours avant le dernier dimanche de 

juin. 

Enfin, le 20 ocrobre 1893, après de nombreiix 
efforrs, a lieu I'ouverrure officielle de l'église. Le 

patron de celle-ci sera saint Louis de Gonzague, pro- 

tecteur de la jeiinessc, donc la fece se célèbre le 

2 1 jtiin. 

LE S A I N T  PATRON DE LA 1~AROlSSE 

Saint Louis de Gonzague a été choisi comme 

clierclia une excuse lorsqu'on lui  reprocha,^ d'avoir 

mal fait sa tâche. Toujours il obéissait sans riposter. 

En 1591, lorsque l 'I talie fut frappée par  l a  
famine, beaucoup d'l~abitancs se réfugiPrent à Rrirne. 

II s'empressa immédiatement d'œuvrcr auprès des 
pestiférés, surtout ceux qui étaient attaqués avec le 

plus de violence. 11 moiil-ut à Rome le 20 juin 1591 à 

l'fige de 21  ans, victime de son dévouement auprès 
des pesriiérés. 

procecceur de la paroisse. Louis de Gonzague est né 
Louis de Gonzagiie fut  béatifié le 10 ocrobre 

le 9 mai 1568 à Castiglione delle Stiviere, près de 1605 par le pilpe Paul V et canonisé par Benoît XllI 
Mantoue en Iralie. Il est I'ainé d'une famille de huit le 26 avril 1726. Trois ans plus tard, le 32 novembre 
enfants.  Son père esr Ferdinand de Gonzague,  

1729, ce m h e  pontife le nomma protecteur de la 
marquis de Castiglione, et sa mère Marra de Tani. 

jeuriesse. 
Ei~core au berceau, on disait qu'il inspirait déjà Ic 

respccc par la sérénité de son visage. 

3 i . s  jeiine, à I'ige de qiiacre ou cinq ans, son p&re 

l'amena à Casale où il passa en revue les croupes levccs 

pour le roi d'Espagne. Pendant ce séjour, par miracle 
i l  échappa à la mort : tour d'abord, il se briila le 
visage en déchargeant u n  fusil et par la suite il h i l l i c  

être écrasé par IEaCr;ir d'un canon qu'il avair boiirré et 

tiré réméraircment. 

A 10 ans, il éprouva un vif désir de faire varu de 
cllasrecé. Il en t ra  cl iez les Jésuites et pronoiîça ses 

VEUX le 25 novembre 1587. II fut pour ses confrères 
lin n-iodèle d'obéissance er d'huniilité. Jamais 11 ne 

LA PAROISSE HONORE SON SAINT PATRON 

Le 25 septembre 1904, iirie autorisarion esc 

donnie au curé 1. Tlîéodore Mercier d'acl~eter au 

pro; de 100 $ une statue de saint Louls de Gonzasiie, 

patron de la paroisse. La statue sera en rôle galvani- 

sée L.L recoiiverte de plomb. 

h l a lhe~ rcusemcn t~  on s'aperçut que Ia s ta tue  

était trop grande lorsque vint le tnomcnc de I'instaUer 
clans la niche qui lui étair préparée dans la façade de 
l'église. O n  la rasa alors par les pieds pour qu'elle 
puisse ecre confortablement établie dans sa niche. 



U n  élémciit iniporrant manque encore i la com- 

munauté : piiisqiie route communaiicé cl-irécic~ii-ie 

qui se respecte sait aiissi respecter ses morrs, il faut la 

doter d'un cimerière. C'est pourquoi, le 2 2  octobre 

1899, le syndic de la Fabrique acheta de G.eorges 

Coucurc et  son épouse un terrain de un arpent de 
frotir s u r  u n  arpent Iiuit perclies, pour u n c  rente 

annuelle de 15 $ ou le rachat de celle-ci pour 300 5 .  

1 900 - RECONNAISSANCE ET CONSOLIDATION 

DE LA PAROISSE 

Malgré cjuelqiies reqiiEces d'opposition q u i  

pci.iistent, provenant notamment des résidants des 
rangs Plaisance er Couture et du curé E. Fafard de 
Saint-Joseph de LCvis, tour est mis en e u v r e  poiir 

une reconnaissance canoniqiie ec civile de la desserte 
Sainr-Louis-de-Gonzague-&-Pintendre. Daris un 

décret daci- du 27 mars 1900, hI" Louis-Nazaire 

Bégji7 érige oficiellcment la paroisse de Pintendre. 

La paroisse étant rnaintenanc reconnue, il faut 

bien loger son curé. C'cst ainsi que le 13 mai 1900, le 

syndic de la paroisse de Saint-Louis-de-Pintencire 
aurrjsis;iit un  emprunt de 2 300 S pour la construc- 

cion du presbyrtre. L'architecte choisi fu t  celui-là 
même qiii avait conçu les plans de l'église. 

Les i m e s  de la paroisse écarit enrre  bonnes 
mains, il fallait seconder Ic curé pour la gestion des 
biens de la paroisse. Un curé seul ne peur voir i la 
ch;ii.ge d'âmes et à la saine gest~on des biens qui lui 

sont confiés poiir le bien-être spirituel et physiqiie 

des paroissieiis. Alors, le 27 avril 1901, iine ordon- 

iiance de I'arclievéque permertait I'écablisseiiient 

d 'un corps de marguilliers qiii soit chargé conlointe- 

ment avec Ic curé de I'adminiscrarion des biens dc 
l'église de la paroisse. 

Le 13  septembre 190?, il y e u t  élection des 
premiers marguilliers. Fiircnr élis : William Uumonr, 
Thomas Dwnonr, Viholaüs  C~rrier, Isidore Blajicliec, 

idouarc! Auberr, Georges Derners, Régis Hallé er 

Napolcon Begin. 

Une des premières râdies des inarguilliers est de 

gérer convenablemcnr les biens dc la paroisse À cec 

e f h ,  ils ont besoin d'argei~t et  de bénévoles pour eii- 

[retenir les bâcisses. Le 18 septembre 1903, il y eut 

établissen~ent de 13 capitat;on. Elle devait se pxyer 

cotnme sciic : 

- Ir-s cultivateurs devront payer la dime des grains 

;iu 2 6  tilinot et,  aiinuellement, les suppléinents 

suivants : de foiri à la 2 6  bottc, dc sucre à la 

50' livre, de patates i 2 ininots par 100 minots, 

de lCgumes à 3 minors par 100 rniriots et de 
7 cordes de bois; 

- tous les che€s de famille qui ne vivent pas de ciil- 

ture dc la terre paieront iine cap~rarion nniiuelle : 

rro~s piastres par annke si la famille se compose 

de quatre con-imuniaiits oii plus; deux piastres 

par année si la famille se compose de crois 

communiaiitç ec moins; 

- cliaque franc tenancier devra donner annuelle- 

rrient au curé oii desservant deux joiirnées de 

travail ou bien trois piutrcs en argent; 

- les paroissieiis devront- su rendre avec zèle aux 

invicacions de leur pasteur lorscllie celui-ci leur 

den-iandera quelques journées de corvée pour le 

bénéfice de la fabrique. 

Ce n'est que le 26 avril 1908 que la fzbrique 

engage un bedeau. Raoul Grégoire est ernhauché 
pour une période d'un an. II est spécifié qu'il devra 

entrer le bois, pelleter la neige h l'église, balayer 
I'kglisc, sonner les cloches, clîaiiffer la fournaise. Son 

salaire anniiel est alors d ~ -  140 $. 



L'ÉGLISE ET LE PUSBYTEHE Le 23 octobre 1915, Mg' Bégin dilègue Cyrille 

Sarrison, curé de Saint-Anselme, pour valider cette 
demande. L'abbé Samson donne raison à la requête 

Le 26 septembre 191 '5, des habiranrs francs des de Pintendre cc le 25 novembrr  
tenanciers de Saint-Loiiis-de-Pin tendre adressent 11) 15, ~ . ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ; ~ ~ ~  de ~ ~ é b ~ ~  donne la permisrion : 
une requête ii l'archevêque de Québec pour faire des 

- qiie soit construit le nouveau presbytère, qui 
réparations à leur église. Ils dkclarenc que la sacristie 

aura  42 pieds cle front sur 36 de profondeur, avec 
n'a été terminée qiie proilisoiremenr en 1900, que le 

une cu.isine à parc, le tour siir deux étages; 
soiibassement de celle-ci tombe en ruine, que I'inté- 
rieur de ]'église gagnerait être De plus,  - que ]CS travaux de réparation de l'église, de la 

pour Ics heso~ns financiers de la fabrique de mEme sacristie ec du cimetière soient entrepris. 

que pour le b~en-être des fidèles, il serait opporrun 

d'ajouter une vingtaine de bancs, soit eri agrandis- 

sant le jubé ou en construisant des arcades. Pour ce 
qiii est du presbytère, i l  serait préfkrable qu'il soit 

reconst-ruir à neuf. Le cirnet~ère a Besoin d'être 

égoutté, divisé et doté d'une clôcure corivenable. 

Pour faire place su noweaii presbytère, il fallait 

disposer de l'ancien. Le 25 février 19 17, les margiiilliers 

sorir: autorisés à en disposer. Le 19 mars 1917, il est 

alors vendu à la porte de l'église. II  sera livré aux 
acqdreurs  une semaine après l'avis de c-ornriience- 
meiir des travaux de construction d u  nouveau 

presbytke. 11 a été vendu en deux partics : presby- 
b - - -  - - [ère et cuisine. Le presbytère fut vendu i Jos Carrier 

pour la somme de 355 9, et la cuisine à 30s Plante 
pou.r la somnie de 100 $. Pendanr la diirée de la cons- 

truction, le curé Édouard-~lexandre R o y  demeurera 

chez: Henri Labrie. 

On attendra le 9 octobre 1949 qu'une résolur~on 

soit votée pour doter le presbytère d'électricité. Un 
montant de 9 000 $, plus 1 500 8, y sera consacré. 

La construction d'un garage double adjacent au  

presbytère s'est faite en 1962. 



Érigée comme mission le 22 ocrobre 1899 er 

devenue paroisse en mars J 900, Saint-Louis-de- 
P in t end re  a u r a  bienrbr  75  ans.  Lors de  leur  
nssemblée du 6 octobre 1974, les marguilliers men- ' 

tionnenr qu'il serait important que cet évcnement 

sole souligné. II est alors décidé de former un comité 

pour organiser la féte. I 
l Pour souligner son 75" anniversaire, i l  faut se 

refaire une beauté. Le 13 ianvier 1975, Marcel 

Gagnon, artiste décor;iteur désigni- par l'archevêché, 

~oii~eillerii l'assemblée en ce qui a craic ii la rescaura- 

tion intérieure de l'église. Pour ces travaiix d e  

rescauration, la fabrique se donne u n  budget de 

l'ordre de 10 000 $ à 12 000 5. Le contrat est signé le 

1 1 févrler 1975 au montant de 12 800 S avec I'cntre- 

prise Jean Ferland enr. Les rravaux débutent  le 
15 février et se ccrminent le 28 mars 1975. 

Une fcce, ça s'organise ! Un comité doic étrc mis 
sur pied. Le 4 mars 1975, les membres di] cornici des 
fêtes d u  75' anniversaire sont nommés : Joseph- 
Henri Labrir (maire), prtsident du cornici-; Colette 

Aubert, vice-présidente; Georges-Alnié Couture, 

contrôleur; Gaston Fontaine et hiarcel Foncailic-, 
virificateurs. Jean-Claude Hubert agira i titrc de 

conseiller ceclinique e t  Marcel Gossel in sera 

conseiller financier. Conime secréta~re adjoint er  

trésorier, on élic le ciire de la paroisse, Alphorise 
Trcmblay. 

Le 22 avr~l  1975, lors d'une réunion du conseil 

de fabrique oii étaient présents le curé Alphonse 

Trembla y ainsi que Gacon Fontaine, Georges-Aimé 

Couture, Robert Boivln, Arthur Quirion et Wellie 
G~rrier, il a été décidé ec résolu en assemblée que la 
fabrique consent à reconnaitre le comité paroissial 
existani comme le seul créé à cerre fin, h savoir 

I'organisatioi~ des fêtes. Les bénéfices, s'il y en a, 

seront partagés a 50% entre le comité des loisirs de 

la paroisse cc la fabrique. G s t o n  Fonraine y est délé- 
gué comme représentant dc la fabrique. 

Le 6 octobre 1975, l'église de Pintendre fait peau 
neuve. hs travaux de rénovation cles iiiiirç extérieurs 

de l'église commencent er ils devront être terminés 
a u  pliis card Ic 1" décembre 1975. Le coCir ro ta l  

d u  nouveau  rcvêremenr d ' a lumin ium sera de 
2 1 5 56,50 S. 



Avec uric populatiori qui ne cesse de croître, les 
besoins en matière de service pastoral vont aussi 

crolssant. Aussi, le conseil de fabrique décide-t-il le 

3 mars 1976 de n-iettre sur pied un comité paroissial 
de patomle. George-Aimé Couturc et G;Ua Fontaine 
ont la responsabilitb de mener a bien certe tâche. Le 

S nîars une première réunion est tenue à cette Ln, et 
ce dans le cadre dc Clîancier 76. 

Encore aujourd'hui, le comité paroissial de pasto- 

Lorsqu'on parle de liturgie, on parle d'lin peuple 

~ U I  se rassemble, d'une conirnunnuté qu i  prie, de 
sacrements et de célébrations. Le comité de liturgie 

est i8.n groupe de ctirétiens engagés qui, avec le sup- 
port d'un prerre, assure la responsabilité d'organiser 
route la vie liturgique de la paroisse, depuis la célé- 
bration du baptême jusqu'à celle des hnérailles, en 

passant par les célébrations pénitentielles. Son role 

est de rcndre plus vivantes les cél&br;icions des sacre- 

n-ients, en commençant par I'eucl~ariscie. Le comité 

assiire la qualité du  contenu et de I'animariori dans 

les c4lébrations dominicales. Le comité de liturgie 

pour 1999-2000 est composé de neuf membres. 

rale forni4 dc  bénévoles continue le travail des 
foridaceurs. 

Co~nitépawrss~al ckparrov~~le -J/,lieue Cûti. i.Yo2f Savn~on. 
M arie-Ckalide G?rl.zeq CLline C;srnm; LUI- B o~ddrea~lft; 
2' rc~ngic : Thérhe C o ~ t ~ r t ~ ,  René Terrier: Mlr-hel Lcrbbt 

Également en 1955, la paroisse rnertair sur pied 
le Semice d'initiation sacramentelle (SIS). Les insti- 

gateurs 1 1 ~  ce cornitg furent : Alphonse Trernblay, 
curé de la paroisse; Raynald Boily, agent de pastorale; 

hlonique Morin, Marie-Claude Carrier et Céline 

Carrier. 

Les bériévoles actuels sont : Arinette d'Astous, 
Ginctte Bilodeau, Karine Bilodeau, Marie-Claude 

Carrier, Céline Carrier, Thérèse Couture,  s e u r  
Luc;lle Rouillard et Luc Boiidreaulc pcre. Ce coinité 

porte m a ~ n c e n a n r  le nom de Service d'initiation 

chrétienne (SIC). 

cotnué& t.krlirgit - 1" rangée : nenise Foumi); Lflcie Labue. 
I,l(r.i~ Kox 7' wngée :J/tle3- F o r m i e l :  Lnr- Botldrtanft, 

Miihet. Proteni,. Paslx1 Laadv. St~r la phoro n >~pparl;llsseni 

LIe plus, jusqu'à ce jour deux agenrs de pastorale 
ont ceuvre auprès de la communauté de Pinrendre, 

soir Raynald Baily et Sylvie Pruneau. Présentenient 

mada.nie Pruneau travaille au niveau scolaire. 

Depuis l'été 1935, la pastorale paroissiale est 
assiiniée par  une  équipe d 'animarion pastorale 

regroupant les paroisses Saint-David, Christ-Roi et 

Pintendre. 

Une paroisse en plein essor a besoin d'espace 

polir faciliter la vie de ses divers orgariismes cornmii- 

riaut;~ires. La Saint-Vincen t-de-Paiil, l'Ouvroir, le 
Club de l'Age d'or e t  d'autres encore ont  besoin 





il sera étudié un projcr de regroupement des comités AUTKES FAITS MARQUANTS DE PAROISSE 

de pastorale des paroisses de Notre-Dan-ie de Lévis, 
Ide 1 5  décembre 1918, i i r i  emprunt de 1 500 S 

Chrisc-Roi, Saint-Uavid, Sainte-Jeanne-d'Arc e t  
est accepré polir I'acliat d'un orgue pour retnplacer 

Saint-Louis-de-Pintendre. 
I'bermoniiini qui sert depuis probablement 1907. 

Le 26 novembre 199G, une autre rencontre se En 1919, la grange appartenant i la fabrique 
tieiir, mais cette fois, elle il pour objectif le regroupe- au leu, Le deceiiibre l i )  19, un de 
merit des P'ro'sses No"'-Dan" de  1 200 $ est gour la reconçcmccion de celle-ci. 
Christ-Roi, Sainr-David et Pintendre. Lors J c  certe 

rencontre, on présenta au  conseil de fabrique de 
Saint-Louis-de-Pintendre iine proposition de re- 

groupement qiii devait prendre forme eii janvier 

1997. Le 3 décetnbre 1996, les men-ibreç dit conseil de 
fibrique refiisen t cette proposition. 

Le 25 mars 1997. le conscil de fabrique r e ~ o ~ t  i 
nouveau une invitacion à ce sujet. L'invitation vienc 

du  Comité diockain d'organisation pascorale pour 

Ics paroisses de Sa in t -David ,  Chr i s t -Roi  et 

Pintendre. La rencontrt aura I,eu le 3 avril 1997 à 

Saint-David. 

Le 27 janvier 1998, les marguilliers prennent 

connais.;snre d'iitie invitation à participer à une ren- 

contre qui se tiendra le 4 février 1998 à la salle du 
Centre communautnire de Christ-Roi, où l'on exami- 

nera Ic-s conséquences administratives du  partage 

d'une éqiiÏpe pour les paroisses de Saint- 

David, Clrisr-Roi et Pintendre. ZIors de ceae rencontre, i l  
est aussi envisagé d'étudier les règles de fonccionne- 

n-ienr qiii pourront sat~sfaire cllacun des partenaires. 

Le conseil de fi~hriclue accepte de participer i cette 

rencontre. 

Lors dc cette assemblée d u  27 janvier 1998, 
hi:'- Jean-Pier-rc- Blais laisse entendre que, gour rem- 

pli~cer monsieur Jean-Pierre Béchard, doiic le n-iandar 

sr termine, un precre à temps partiel pciurriiir venir à 

Pintendre. rMsr Blais mencionnc que, inalgré I'ktendue 

du rerritoire e t  sa population de 25 000 aines, le 
regroupen-ient de Pinrendre avec Christ-Roi e t  

Saint-David es t  inévitable.  Le 30 août  1995, 
monsieur Roger Lacasse est intronisé i la ciire de 

Sainr-buis-de-Pinrendre, qu'il partagera avec celles 
de Saint-David cr Cl-irisr-Koi. Le nouveau curé sera 

assisté dans sa tache prir I'abbk J ~ i c  Boudreault, 
vicaire. C'lsr le début du regroupen-ienc des paroksrr ... 

1-e 24 décembre 1928, la fabrique sc nomme un 
carisciible pour maintenir l'ordre dans l'église et ses 
environs. Il s'agit de Ron-iéo Mécivier. 

En 1947, c'est l'arrivée des premières rclib' rieuses 

de la congrégation dcs Sœurs de la Charité de Saint- 
LOLI~S pour enseigner aux enfarits de la paroisse. Ces 
religrruses étaierit : Marrerce Beaumont, Jocely ne 
Bergeron, Françoise Siimson, Pauletre Béland,  
Tliérese Gingras et Jiianita Bernatchez. 



Le 3 1 janvier 1965, ils aiiroriscnc I'inscallarion 

de liaut-parleurs dans l'église. 

Le 26 ocrobrc 1966, les rnargiiilliers adoprent 

un budget pour Lin réail-iénagement, dorit l'enlève- 

nient de la cliairc cc I'aniénagement du ch@u.r de la 

s:icristie en baptisrèrc. 

Le 26 aobr 1970, le conseil de fabrique accepte 

le principe qu 'une messe clom~nicale puisse être 

célébrée le samedi soir. 

Le 20 mars 1989, uiie crenra~ne de familles de 
Villc-Marie i)usqu'i  lu voie ferrée) se joignenr 2 la 
cornmiinalité de Saint-Louis-de-Pintendre. 

Le 12 juillet 1953, le conseil de fabrique adopte 

une résolution afin d'Installer une sonnerie ileccrique 
pour les çloclies. 

En 1954, la fabrique n reqiirs les services de 
Pierre Turgeon comme consrable. 11 a été iicceptC par 

les aucorirés policiGres. 11 a un niin-iéro de rnacriculc 
et porte I'uiiiforn-ie officiel. 

Il a éré renîplact à ce postc par Évelyn Rioiix, qui 

es[ roujours en toncrion. 

Le 19 janvier 1964, les iiiarguÏlliers autorisent LE ronnrtabl 
la constniction d'iin orgue à cincl jeux au prix de Picvrt? firgror~ 
6 240 $. Cet orgue sera l'œuvre de Jacques Lccours. 

i i m e i y i  h ' t o / ~ x  ii son poste /'eglr.re du Pr~~fendvt.  



Le 2 décembre 1990, la niesse de la comrnu- dent de la paroisse, avant son déparc prévu polir la 
nauré de Saint-Louis-de-Pintendre est diffusée sur fin jviillet. 

les ondes de Radio-Canada. Ide 7 juillet 1998, on nomme un prem~er  prési- 
Le 2 1 juin 1998, une fêce est organLséc pour rendre dent laïc au  conseil de fabrique; i l  s'agit de Denis 

rémaignage i Jean-Pierre Béchard, dernier curé rési- Turgeon. 

Rogei- Larme. ~ / / r é  

. . 
" d a -  

* * "  l* 



En septembre 1998, les Saurs  de la Ctiarité de Le 24 octobre 1999, Micliel I'roteau devient le 

Saint-Louis reviennent dans la paroisse pour suppor- premier diacre ordonné h Pincendre. 

t e r  la fahriquc dans le sewiçe d'accueil au presbyterc, 
de visires :AUX malades et a i u  personnes seules, er dans la 
participatiori à la pière paroissiale. Ces religieuses 

sonc : Nicole Béland, Jiiliette Coré, Lucille Rouillard 
et G c i k  Blais. 

h p$ i'lllrhpl Ptoretlr/ dp .  ~irc/ot~ne le 24 o ( t 0 l . t ~  1999 
10, I I I \ ' ~PLI I I  Gupton 

i r' Le 3 1  octobre 1999, o n  cblbbrc une messe 
commcmorative en I'lîonneur de I'i nrcmière messe 

Liu~//t  Ro/i//hrrl dite i Pintendre. 
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Comme on l'a déjà srgnalé, Robert Lagueux fut  le 

curé fondateur. Né i Saint-Romuald le 28 avril 1866, 
fils de Pierre Lagueux, noraÏre, e t  de Marie-Angéli- 

que Guay, il fir ses études c lss iques  au Collège de 
Lévis ec sa théologie au Grand Séminaire de Québec 
jusqu'en deux;è*ie année. Les autorités décidèrent 

alors de l'envoyer poursuivre ses ctudes à Roine, où il 
fut ordonné pretre Ic 5 avril 1890 p i i r  S. Ém. le cardi- 
nal Parocclii. 11 obtint son doctorat en théologie. De 
retour ail pays, il fut nomn-ié professeur ail Grand 

Séminaire, cliarge qu'il occupa jusqu'en 1899. 11 
quitte l'enseignement pour le ministère paroissial ec 

est nommt curk fondateur de Pintendre. En 1903, i l  
est nonimé cilré 3 Berthier-en-Bas et, en  1910, i l  
p e n d  charge de la cure d e  Sairic-Roch jusqu'en 

1933. La maladie l'obligea A se retirer à Uvis chez sa 

sœur, où il mourut le 7 j u ~ n  1931. Il était prklat do- 
mcsriqiic. 

Francois-de-Borgia Boutirl est né à Sainte- 

Marguerire de Dorctieçter le 10 octobre 1847, de Jac- 
ques Boutln ec de Marie-Archange Airdet. 11 fut 

ordonné à Québec par le cardinal Taschereau le 

22 mai 1880. 11 aimait les changements et il occupa 

de nombreux postes comme vicaire et comme curé. 

I l  fut missionnaire à Natasliquan, au Labrador, er en- 

su i te  curé  de Sa in t -Carne ,  Sa in t -Marr in ,  

Saint-Lambert. 11 lut curé A Pintendre de 1903 à 
1904 et  i Saint-Bernard de 1904 à 1907. 11 se retire 

à I'Iristitut Saint-Josepli-de-la-Délivrance, où il dé- 
céda le 37 juin 1913. 



L'ABBÉ JOS-TH~~ODORE MERCIER Québec le 30 mai 1885. II occupa le poste de vicaire 
( 1904- 1906) i~ ~a inr -É~l i rc rn ,  fiit ii-iissionnaire sur Ics c0res d u  La- 

brador er vicaire à Sainte-Julie. Par la suite, i l  Eut 

curé à kvièrc-à-Pierre, à Saint-SévérÏn, à Pinrendre 

de 1906 à 1910, et aiirnônicr a11 couvent de Siint- 
Ferdinand de 19 10 i 19 15. 11 se retlra à I'lnstitur 

Saint-Joseph-de-la-DéIivrat>ce, oïl i l  moiirur le 

15 décembre 1932. 

Né à Sainte-MarÏe-de-Beaucc le 10 juin 1863 de 

Joseph bIcrcier e t  de lul ie  Fortier, Jos-Tlieodore 

Mercier fut ordonné à Québec le 20 mai 1889 pAr le 

cardinal Tucliereau. 11 exerç:! son rninistére comme 

viciiirc A Sainte-Claire ,  Sa in t e -Margue r i t e  e t  

Fr:inipton, et comme curé à Saint-Magloire et en- 
s u i t e  à Pintendre de 1304 à 1906. La malndie 

I'obligca à se retirer en 1906 er i l  n-iounit ii Sainte- 
Hénédinc le 8 septembre 1936. 

Né à Sainr-Honoré-de-Shenley le 22  tiovenibre 

1870 d'Honoré Carrier ec de Virginle Blais, Louis- 

HonorG Carrier fit ses études c1;rssicliic-s au Collège de 

Lévis et ses ériides rhéologiques à Québec, puis il flic 
ordonni. à Saint-Romuald par LM" Begin le 28 mai 
189'). II fut tour à tour vicaire à Saint-Raphaël ct  9 la 

Jeune-Lorette; cnsiii te cure aii ~ a c - É d o u a r d  ec à 

Dorset; aumonier ail couvent de Sainc-Ferdinand ec 

curé i Pintendre de 19 10 i 191 6. Sa sancé vacillante 

I'obl~gea i prendre deux ans de repos, niais il reprit le 

ministère comme curk i Saint-ScvCrin de 19 18 à 

1320. 11 mouruc dans cette paroisse Ic 27 mai 1920. 

François-Xavier Cour~ire naquit ii Sain r-Anselme 
li: 2-4 janvier 1860 de P.-X. Courure et de Constance 
Fournier. Il fut ordonné par Mg' Ancoine f i c i n e  à 



1724 : curé à Saint-Pierre-Baptiste; 1926 : des- 
s e r v a n t  à Pin t end re  e t  curé jusqu'en 1928; 
1928- 1935 : en repos; 1938 : ~oujoiirs en repos à 

Édauard-Alexandrç Roy rsr né j Bertli,er-en- L ~ u ' o ~ ;  1945 : hospiralire au sanarorium Masrii, oii 

Bas le 11 novembre 1874 de Benjamin Roy et de il décéda le 7 décernbxe 1962. 

Désanges Gosselin. Après ses études classiques au 
Siminaire de Québec et sa rhéologie au Grand Sémi- L>AUBÉ JOS-DAMASE ROULEAU 
naire, il fuc ordonné dans sa paro~sse  natale le 
28 juiller 1901 par Mg Begin. II appartiesit à une 

famille nombrciise (20 enfants), qui a donné cinq 

prêrres et une religieiise A l'Église, parmi lesquels on 
compte MF Pml-Eugène Roy, arclievêqiie de Qué- 
bec. II fut 10 ans ciiré à Pintendre er son règne fiir 

renipli d'activités. 11 eut à construire uri nouveau 

presbyrèrt, i rénover l'église ec i organiser une école 

au village. Ces diverses constructions donrièrent lieu 
i bien des luttes. 11 fut promu à la cure de Saint- 

Henri en 1927, e t  il prit soin de cecte paroisse 

jusqu 'en  1944. Retiré. à la Maison du  Fargy, 

Beauport, i l  esr décédé l e  11 juin 1956. 

Ovide Larochelle est tié à Saint-Bernard le 

9 mars 1876 de Pierre Larochellc et de Georgianna 

Drouin. Il fit ses études au Strninaire de Québec et 

fut ordon~ié prêtre à Québec lc 1 5  mai 1904 par 

MF' Bégin. II fut vicaire à Saint-Nicolas ec à Saint- 

Isidore. En 1905, il fut en repos et, par la suÏre, il 
reprit sa t k h c  de vicaire à Saint-Isidore. 

Né à Saint-Ruch le 16 octobre 1884 de Damase 

Roiileau et de Catherine Caron, Jos-Damase Rouleau 

fut ordonné le 11 avril 19 15 à Québec par le cardinal 
Bégin. II fit deux ans d'études cl.iéologiques au Sémi- 
naire de Québec e t  fut professeur au  Collège de 
Lévis. 

191 5 : vicaire i Frampcon; 1917 : vicaire a Saint- 
Honoré-de-Shenley; 1918 : vicaire à Sainte-Perpétue 

cc curé de Valcartiçr; 1326 : curé i Notre-Dame-de- 
la-&de; 1928 : curé de Pinrencire; 1932 : curé de Sirite- 
Catherine; 1344 : il se retire à Sainte-Cücherine-de- 



la-Jacques-Carrier tout en dcant aurnboier de l'école L'ABBÉ JOSEPH LAMBERT 
de Uuchesnay; 1951 : il se retire à Limoilou, où il ( 1946- 1966) 

décède le 19 octobre 1953 à I'ige de 69 ans. 

Nc à Saint-Joseph de Lauzon le 25 décen-ibre 

1866 dc François Poiré et de Joséphine Nolin, Jos- 

Edmond Poiré fit ses Etudes au Collège de Lévis et 
ses études théologiques au Grand Séminaire de Qiié- 
bec et à Lévis. 11 fut ensuite ordonné à Québec par le 

cardinal Bégin le 4 janvier 19 14. 11 demeiira au col- 

li-ge conîmc professeur,  tconorne e t  assisranr- 

procureur de 19 14 à 1927. I I  prit une part active à la 

soirscripcion cn faveur du collège; certains sollicirés 

trouvaient qu'a l'exemple de saint Paul, son insistance 

était <( opportune et importune ». 11 quitta I'acln-iin~s- 
rration pour le rniiiisrère paroissial en 1925). Il f i i r  

tour 5 cour vicaire A ChiirIi:sbourg, curé au Lac-Fron- 

rlère cc, en 1932, i l  prenait charge de la cure d e  
PÏntendre, clu'il occupa jusqu'en 1946. A cecre date, 

11 ~ I u t  prendre sa retraite en raison de la maladie. Le 

dlahèrc faisait tranquillement son travail de sorte 

qii'il ne pur jouir longtemps de sa ferme à Marlaka. 
Après I'arnpiitarioi~ d'une jambe, i l  décida de se reti- 
rer à Pointe-di]-Lac, oii il décéda Ic 19 août 1956. 

Né à Sainr-Nicolas le 28 niai 1892 de Philias 
Lambert et d'AdPle Aubin, Josepli Lamberc fir  ses 
études au Collège de Lévis, sa tliéologie iiu Grand 
Simiriaire de Québec et  à Lévis, e t  fut ordonné à 
Qiiébec par le cardinal Bégin le S avril 1921. De 
santé plilt6t faible, 11 diir prendre un  repos d'un an à 
Hearst, chez Mg 'allé. Après quelques années 
comme professeiir au Collège, il passa au minisckre 
paroissial. 11 h r  roiir à roiir vicaire et curé. Son état  

de santé l'obligea à changer souvenr de poste : de 
1923 i 1937, i l  est tour i tour vicaire i Sainre-Julie, 
Saint-Prosper, Robertsonville, Saint-Honoré-de- 
SIienley, Sa~nt-Léon-de-Scandon, Dcschambault,  
Sainc-Pascal-Baylon, Sillery ec Loretteville. I l  fu t  

nommé curé à Sainte-Clocilde de 1937 à 1946, et à 
Pincendre de 1946 jusclii'à sa mort le 8 avril 1966. 

Napoléon  Gagné est né à Sain t -Nérée  de 
Bellechasse le 3 février 1918 de Josepli Gagné et 



d'Olivine Shink. II fit ses études primaires à l'école 

du  rang. À I 'Qe  de 12 ans, i l  cntraic i l'École aposro- 

liquc où il fit sa première année, poursuivanr le reste 
de ses études au Collège de Levis de 1030 à 1939. 11 
entra au Grand Séminaire de Québec où 11 ajoiira à 

son titre de bachelier ès arts, un  baccalauréar en ptii- 

losoplîic- et une licence en théologie. Ordonné prktre 
par S. Em.  le cardinal J.-M. Villeneuile le 28 octobre 

1943, I I  f ù r  norniné professeur au Collège de Lévis. 11 

suivit des cours de letrres à Laval de 1957 à 1958 et à 

l'lnsritur Cathol~qiie de Paris de 1958 à 1959. 11 s'oc- 

cupa  di] saint niiniscére à Laurier-Stacion comme 

desservant de 1956 à 1962. 

1963- 1966 : vicaire dominical  i P in tendre ;  

1966- 1963 : curé à Pinrendre; 1965-1979 : curé aiui 

Saincs-Marryrs-Canadiens; 1970-1980 : curé à Saint- 

Henri; 1950-195 1 : niré à Saint-Gen~aif; 1981- 1986 : 
curé à Saint-Nérée. Depiiis, il est recraité à la Rési- 

dence Déziel à Lévis. 

Alphonse Tremblap est ne le 9 mai 1913 i Saint- 

Roch, Québe~, de Napoléon Tremblay er de Melvina 

Alairi. II hr ordonné prerre le 20 juin 1936 par le 

ca rd~na l  Villeneuve. I I  exerça son n-iin~stère, entre 

autrcis, à Saint-Camille (Bellechasse) et à Pincendre 

de 1974 à 1986, dace 9 laquelle i l  prit sa retraite à 

Sainr-Augustin, ou il est vicaire collaborateur. 

Nelson Roberge est  n é  à Saint-Alphonse de 

Thetford le 17 janvier 1906 de Jolîii Rriberge e t  de 
Marie-Laurc Bourret. Il fut ordonné le 20 juin 1936 
à Québec par le cardinal Villeneuve. 11 fuc curé à 
Saint-Adrien-d'Irlande, Sainc-Pierre-de-Broughron, 

Notre-Dame-de-la-Recouvrance (Qiiebec) e t  à 
Pintendrt  de 1968 à 1974. 11 s'est reriré a SaInte-Foy 

dans iin preiii~er temps, et par la suite à Saint-Jean- 

Chrysosrome. ou i l  est décédé en 1983 i I'age de 
77 ans. II fut inhumé à Saint-Alphonse de 'Tîletford. 

Jean-Pierre Béchrird esr né à Bienville Ic 23  ocro- 
bre  1936 ,  fils de G é d é o n  Béchard  e t  d 'Alf réda  

Tanguay. Il a fair ses écudes chez les Scrouts de la 
Chai-iré dc Saint-Louis-de-France, i l'école Saint-  

Domin ique  de Bienville, i I'école Sainr-Francois- 
Xiivier, et après son coiirj class~que au  Collège de Jkva. 

il entra au Grand Séminaire en 1958. Il fut ordonné . 

p r ê ~ r e  le 16 juin 1962 par iUg: Mauricc Rob]. En 1962, il 
Eit une maîtrise en tliéologic- scolaire tour cn  

i-tant: vicaire ii Saint-Charles de Bellechme. 



1963- 1964 : professeiir et malrre de salle au Col- 
lège de Lévis; 1965 : vicaire à Sainte-Croix de 
Larbinière; 1966 i 1970 : professeur en  p;lsrorale à 
l'école 1Marie-de-l'Incarnation et vicaire dans la pa- 

roisse Sacrk-Gur de Québec; 1970- 1985 : secrétaire- 

animateur :( l'École secondaire dc I'Anlianre à Thetford 
hlines et curé à Saint-Daniel; 1986 : année sabba- 
t ~ q u e  dc ressourcement a la Villa Manrèse; 1986- 

1993 : curP de Pintendre; 1998- ... : curé de Saince- 
Claire et de Saint-Lazare de Bellechasse. 

Rogcr Lacasse est ne à Saint-Gervais le 9 mai 

1941 d'Eudore Lacasse cc de Lauretre Roy. II k;t ses 
ériides au  Collège de Lévis de 1954 à 1962 ct à I'üni- 

versiré Laval en théologie de 1963 à 1966. Ordonné 

le 11 luin 1966 par MF Lionel Audec en l'i-glise de 
Sainr-Gervais de Bellecliasse, i l  fuc vicaire it Saint- 

Roni~ialcl, anirnatecir de pastorale scolairc à ~ ' E c o ~ e  

secondaire Etchemin et à l'école Pamphile-Lemay de 
Sainte-Croix de Lotbinière (1982- 1985). Il fur aussi 

curé de Saint-Michel de Bellecliasse et de Sain t -  

Gabriel de La D u r a n t a y e  (1985-1997), curé cle 
Christ-Roi cc de Saint-David en 1997 et, en 1998, 
curé de la parriksc de Pintendre. 

Louis-Henri Bégin est né le 2 1 mars 1901 de 
Joseph Bégin et  d'Anna Bégin. J I  fit ses études au 

Collège de Lévis de 1917 à 1923, au séminaire de 
Saint-Victor de 1922 à 1923, air sén-iinaire de Qui-  
b e c  de 1923 à 1925; sa cl-itologÏe a u  G r a n d  
Séminaire de Québec de 1925 i 1928, à Sherbrooke 
eri 1928, où il fut ordonné par Mxr O. Gagiion. Tl 
rcrnplir la charge d'aumbnier de l'École d'agriculture 
de Sherbrooke de 192s j. 1952 et ht nommé curé de 
Saint-Hern-iénégilde, où il  mouriic le 6 novembre 
1968 21 l'âge de 65 ans. II rcpose dans le lot des prè- 
rres au cimerière de Pintendre. 

~aul-Étiiile Bégin naquit le 2 1 mai 1913, fils de 
Pierre Bégin ec de Mér i lda  Mercier. 11 fir ses études 

au Collège de Lévis de 1926 à 1936 er ses étudcs 



rhéologiques au Grand Séminaire de Québec de 

1936 à 1940. I l  fur ordonnk par le cardinal VÏlle- 

neuve le 18 mai 1940. 11 fut tour à tour enseignant 

au Collège de Lévis de 134U à 1942, vicaire à Saint- 
Henri de 1942 à 1943, à Saint-Zacharie de 1943 i 
1944, a Saint-Alphonse de Thetford de 1944 à 1950, 
et desservant à Breakeyville de 1950 à 1952. Il fut 

aussi a u n ~ ô n i e r  a u  Pensionnat Saint-Louis-de- 

Gonzague de 1952 à 1954, v~caire à l'Assomption de 
Beauce de 1954 à 1961 et curé à Sainte-Clotilde de 
1361 à 1963, à Saint-Ludger de 1963 5 1966, à 
Çainr-François-Xavier de Duberger de 1966 à 1977, 
oii il a conscruir l'église et  le presbytère. Apres avoir 

é té  aiilnônier au Foyer Saint-Anroine de 1978 à 

1981, il se ret;ra au Collège de Lévis et par la suite à 

la Résidence Déziel. Il [êta ses 50 ans de sacerdoce le 

20 mai 1990. 11 déccda le 26 iiovembre 199 1 à l'%e 
de 78 ans. 

Claiide Gosselin est né a Pintendrc le 22 janvier 

1959. Il esc le fils de Marcel Gosselin et de Julierre 
Aubert, [I Fit ses études au Collège de Lévis et  au 

Grand Séminaire. II fur ordonné prêrre dans l'église 
de Pintendre par le cardinal Louis-Albert V;ichon. 11 

für vicaire dans la paroisse Saint-Pierre-aux-Liens. II 

esr presenrcmei~r animateur de Pasrosale Jeunesse 

des Laurentides et réside i Cl-iarlesboiirg. 

Vital Labrie esc né le 9 avril 1903 dii mariage de 
Moïse Labrie et ribÉléonore Gagné. 11 fit ses études ail 

CoIl&gc de Lévis de 1917 à 1925, ça théologre au 

Grand Séminaire et au Collège de Lévis, er il fiit or- 

doniid dans l a  chapelle du Collège par le cardinal 
Rouleau le 30 juin 1929. 11 fut professeur au Collège 
de 1927 à 1943 et en méme temps aiimonicr ~ i - i i l i -  

raire de 1939 à 1945. 11 qiiirra alors l'ciiseigneiiienr 
POUT le ministère : curé de Sainte-Française de 
Lotbinière de 1945 à 1953; curé de Saint-VallÏer de 
1955 i i  1965 et de Saint-David de 1965 à 1970, date 

à larluelle il prit sa retrzire. I l  est décédé en 1977 i~ 
I'àgr de 74 ails. 

Bernard hlécivier naquit le 2 janvier 1924 de 

Joseph Métivier et dc Lydia Roberge. II fir ses étiides 

au Collège de Lévis de 1936 à 1944 et au Grand 

Séminaire de Québec de 1944 à 1945. I l  fur ordonné 





TKeliqit>~id&$ et reegk~~!,t: RUTH BÉGIN, 
fille d'Aclélard Bégin et de Rachelle Poirier 
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HELENE AUBERT, 
fille de Joseph Aubert cc dc Gratia Delisle 
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SUZANNE BÉGIN, 
fille d'Adelard Bégin et de Rachelle Poirier 

Sm{r missionn~di,re Obkdte 

IRENE AUBERT, 
fille de Joseph Aubert et de Graria Delisle 

S E I I ~ .  de h C:/3~11+14/E dt Qitébec 
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fille d'Alphonse Bissonnecte et de Léa Roy 
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]BERNADET--E AUBERT, 
fille de Joseph Aubert et de Gratia Delisle *<- 
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THEODORA BERNIER, 
fille de Marcel Bernier et  de Dilima Côté 

 SEI^). de I'lmmac~dée-Conceprion 

I I I  hr irnyossilile de rroiiver une photo) 



FLORIANNE BOUKGET, P~TRONILEE COUTURI, 
f i l le  d'Édouard Bourger et  dc Florida Nolin f i l le de Thuribe Couture et d'EugénÏe Blancher 

Scew rie Nofre-Dame LLIL P e i p h e l  Seco~trs Sœ/~'r, /il./~i/j.iine ch k !  ikIisér~cor~&  le Jés~is 

GERTRUDE BROUARD, 
fillc de Joseph Brouard er de Dclphine Roy 

Srni .  ~ u d r i ~ i ~ ~ a i n e  Mi~.~So?~nai?.e-&-~tlarie 

TI~ÉRÈsE COUTUU, 
fille de Théodule Couture 
ec de Georgiane Ouellerte 

Swtr a!e kz Cbctt*~té de S~CCÏH!-LI);~IEJ 

ALICE COUTURE, ALICE DUMONT, 
fille de Gcorgc-s Courure e t  d'Adèle Ruel fille de Johnny Dumont et de Vicalinc Couture 

S m r .  Fr~~m.tr~-ninc r l . I i ~ ~ i o w  ndi~e-&-Mca?~ze Serti Dominiruine 



Cinq religieuses, filles d'Eiidore Couture et de Clarida Paradis 

DL gauche à droite 



HÉLENE M E ~ I V I E R ,  DELPHINE NOLIN, 
fille de Joseph Métivier et  de Lydia Roberge fille Je Philippe Nolin e t  de Domitille Labrie 

Sœur. ile !a Chn.rité de Sin/-Lowis Swir tl'e /CI Chl~rifé dt QSlhei- 

FEKYANDE IWTIVIER, GERTRUDE NOLIN, 
f i l le  de Joseph hlétivier c t  de Lydia Roberge fille d'Henri Nolin et de Marie-Louise Laflamme 

Sa!ttr cle ln Chmj;lé rk Sdz j?~-h / i i~ .  S ~ ! I I ~  de .lu Chnritr' cle Q~iéber. 

YVONNE METIVIEIZ, LÉOPOLDINE NOLIN, 
fille d'hlyre Mérivier et  d'Eugénie Oubeau fille de Josepli Nolin et d'Elrnirr Morericy 
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ALICE ROCHETTE, PIERRE-A~UDRE MÉTNIER, 
fille d'Émile Rocher ce ec de Blandine Jolicorur fils d'Ernest Métivier ec dlYvonne Bruno 
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L/{tYe  est rhnrgie c h  /LI collecte el d e  I'erïqisrremeni 
d e  pl/i.ueuis de res réi-itj de me qite D ~ d n c  Roberison n 

r-cim)/4iir et qmnl bd i~~is  ddns 1w ro/lr'les b~ogi.ci'phie~. rédigie~- 
dn~~.i un ji$e jimple, tuio 1.6 et pntfiis poi f iq~ ic ,  cpli e ~ - f  

carnr.fl;rijtzq/i~ de la plrtme c/t Dime. A1m.i e~t-ce pdr lm 

poè?rlr. sfir .ion enjaj7c.e q/i9e&/e ronr///i celie @ene de poiitrclvt~. 

011 y 4 yinf quelques-!/na d e s  pho/os prêtées pclr nOJ 

i)lJo,71dare;l,r~ (3) et in/om,alt-lces (9). cl/ri ZIIrc~fr~tiit 1.er.tnzns 
ajpens c h  leeil~. car~ièrt. UII Jond c6t1 ccie~ii: ou lus remercie 
dt Imr p u e l - i e ~ e  col/.dot xtjun er ch Ie/tr grand! dipui~ibrli~i. 

Pllr s.rent le.< LOTI te~r,boi.nir~~, cltsi~encla~if~ er s//cr.e~se;/~~ 
de ces nncrenj, qz(e r e h f e  petrr-&rr /a ler t~i~x de snz)u.nlJ 

c.bn/j ~t rrj bo1ii.r.é~ dt tab!effux e l  de s k l  istrcjrrtu, tr'uul;ei. 
dhis ces p c i ~ e s  prr~o?~nelle~ nn pe/l d~ h i  uie ~nncide yxi cr 

mime' la r-o~nmunm~ié h P ~ ~ I I E ~ L I P P  ai/ rv~trj dt Fprwniè,~ 

n~ozrii cl// szèclr. 

Germaine Tardif a vu le joiir à Saint-Henri en 

191 2. Elle émit I'avanc-dernière d'une famille de 
2 3  enfanrs nés de deux lirs successifs. Son père t ta i t  

cultivateur et IOLIS se devaici~t de mettre l'ri-paule i 
la roue sur la fernie et dans la maison. 

Elle é-voque son premier cavalier,  Adrien 
Mécivier, un jeune tionime de Pincendre, qui venait 

la coiirriser ei-i voicure le dimanclie alors qii1elIe é t i ~ i t  

âgée  de 16ans. 11 lui fallut être pacienr, ca r  ce n'esr 

que huit ans plus tard qu'elle iiccepcera de devenir 
son époiise. C'est donc au bras de son mari qu'elle 
vinr s'insraller ?I Pincendre en 19315. Les années 1942 
et. 1941 furent marquées par de terribles éprti1i.e~ : 

la perte successive de ses deux filles er de son époiix, 
emportés par la maladie. 11 ne lui restaic plus pour 
famille qiie son fils Denis. 

Mais la vie reprit ses droits et voili que le cuiisin 

gerriiain d'Adrien, Alyrc Labrie, entreprit sa cour 



auprès de la belle veuve. Germairie se méfiait de ce 

vieux garçon dans la quarantaine avancée et  qii'elle 

qualifiait de vieux renard ! <q II a fallu qu'il fasse ses 

preuves ),, m'a-t-elle confié. Mais devant  la sincé- 

rité de son amoureux, elle accepta enfin de l'kpouser 
et  plucôc trois fois qu'une ! 

h70ici comn-ient se présenta t ou t e  l'histoire. 

Comme Adrien était le cousin dlAlyre, les enfants 

d'Adrien en devenaient les petits-cousins. De ce fa;[, 

Germaine et Alyrc se retroiivaienc dans u n  état que 

l'gglise qualifiait de consanguinité par alliance. Pour 

avoir Ic droit de se marier, ils devaient demarider 

auprès de I'év6ché LI lie dispense au coût de 100 $ (le 

gros prix pour l'époque). Aii jour fixé du mariage, 

l a  fameuse dispense ri'érait toiijours pas disponible. 
Leur cousin, l'abbé Vital Labrie, passa outre i cette 

formalité ec bénit leur union. 

Deux mois plus tard,  le curé Poire, alors en poste 
dans la paroisse, s'amena en roure bite chez Alyre 

et Germaine avec en main la fameuse dispensc. Il 

avait reçu ordre de I'évêclié de reprendre le sacrement 

de mariage, car leur union Ctait non valide jusqu'à 

ce jour. Comme Germaine écnit absente ce soir-là, 

notre bon curé n'eut d'autre choix que de reporter sa 

mission au lendemain toiit en ayant soin de préciser a 

Aiyre : ((Tu pu- tout de mkme coucher avec Germaine 

ce soir, ça ne sera pas mal. )) Et Alyre de répliquer 

aussitôt: c< Je ne vois pas comment quelque chose qui 

fair du bien pourrait faire di1 mal ! 3, 

Le second mariage eut donc lieu dans le salon 

de la maison paternelle. Mais l'&aire devait connaitre 

lin nouveaii rebondissement. Hui t  ans pliis tard ,  
alors que I'évêqiie faisait la rournée de son diocèse, 

i l  s'arrêta à Pintendre ec demanda a consulrer les 

livres paro~ssiaux; le curé Lambert ,  qui était le 

nociveau pasteur, les mit donc à sa disposition. En 

remontarit le cours des ans, monseigneur finir par 

tornber sur le cas fi Alyre et Germaine ,) et constata 

le fait suivant: lors d u  mariage ([version salon-, le 

coiiple avait oublié d'apposer sa signatitre dans les 

regisrres officiels. 11 fallait donc tout rcprendrc à la 

case dépare! La troisième cérémonie e u t  lieu au 



presbyrère er fur définicive. Germaine croir que cette 

procédure serait bien corn tiiode pour les couples 

d'aujriurd'hiri: cela leur donnemit le temps de changer 
d'Idée ! 

Jusque dans les années soixante, les veillées cliez 

Alyre et Gerriiaine étaient reiionimées à cravers tout 

le canron. Le samedi soir, leur maison se rempl~ssait 

de visiteurs, d'une part les joueurs de cartes installés 

dans l a  ciiisine e t  niême d a n s  les cliambres à 

coucher, d'autre part les amateurs de chant et de 

musiqiie regroupés aucour du piano dails le salon. 

Alyre étair lieureux lorsque sa maison grouillait 
de monde, mais il ne réalisait peiic-être pas tout le 

travail que cela occas;onnait à son épouse. Car la 

tradition voulair que I'on nourrisse toiit ce beau 

rnoii:ll: à la fin de la soirée. Germaii-ie se remémore 

tous ces fanieux lunctis qii'elle a préparés : sandwiclis, 

gâteaux,  tartes,  beignes, cafk . . .  Sa cafetière de 

l O0 casses s'avérair irisuffisante ! Cependant, 
note-t-elle, pas une guiitte d'alcool ne circulait dans 

la maison, selon les précepres de l'ordre de Lacor- 

daire. Les réjouissances prenaient fin oficiellernent 

a six heures du rnat~ti  alors que tous se dirigeaient à 

la  basse messe de Lévis avant d'attraper quelques 

I-ic-ures de sommeil. Pour nos libtes, pas de repas, 

car quelques irréductibles revenaient prendre le 

petit déjeuner sans comprer les autres visites du 
midi ct du soir. Comme Gerniaine le fait remarquer: 
« Il fallait avoir une bonne sanré ! ,> 

Tante Germaine, comme tanr 

de gciis I'appellenr affecrueiise- 

ment cri dehors de rour lien de 
parenté, est toujours aussi ac- 

cueillantc et pleine d'énergie. 

Bien des jeunes auraient peine à 

la suivre. Si vous passez par Ii, 

nul cloute qu'elle vous offrira u n  

pecir café ainsi qu'iin morceau de 
son fameux g i r e a u  reine-  

élisabe~h. 

Gabrielle est venue au monde en 1914 ec érait 

l'aînée d 'une  famille çouçlie de Pinrendre, celle 

d'Alplîonsine et d'Henri Labrie; établis au  bout de 
la rouce Monseigneur-Lagucux. C'est avec bien du 
plarsir qu'elle nous parle de son rnétier d'ensei- 

g n a n t e ,  où elle suivi t  les traces d e  sa mère ,  

Alphonsine Carrier. Elle exerqa ce métier dans la 

petlte école d u  villagc de 1933 i 1939. Après ses 

ériides supérieures au Couvent de Lévis, elle choisit 

de s'occuper de la classe des petits. D'ailleurs, faut-il 

rnenc~onner que l'école ne comptait que deux classes : 

celle des petits de première i troisième annke ct 

celle des grands, de quatriéme à septième année. 

Elle a toujours obtenu beaucoup de succès auprès 
de ses élèves er elle se souvient avoir ceSu une prime 

de 20 9 des niains de monsreiir l'inspecteur pour 
l'excellence performance de l'ensemble de sa classe. 

Les enseignantes éra~ent  surveillées de près par 

le ciiré en ce qui avait craic à leur bonne cenue et à 
leurs fréqiientacions. II semble qiie le curé Poiré 

s'avérait parriculièremenr vigilanr à cer égard ! 
Gabrielle nore aussi qiie la rna'irresse d'école éraic 

entièrement responsable de l'enrrecien des lieux: 

ctiauffage du poêle, lavage dii planclier, propreré 

des bureaia. Le niatériel étair niinimal et les marières 

scolaires peii nombreuses : le français, I'ariclirnktique, 

l'liistoire, la géograplîie et, bien etitendci, le catécliisme. 

Gabrielle aimait n-ionter des pièces de ttikâtre avec 
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ses jeunes er ceux-CI débordaient d'enthousiasme à 

cc-rte idée. Personne ne se hisüit tirer l'oreille lorsqu'il 

s'agÏssair de ripérer à l'heure de la récréacion ou 

après l'i-çoIe. Ces coiirres pièces étaient ensuice 

présentées devant les parents. 

Elle a conservé en mémoire l'hisroire du pre- 
mier presbytère de Pinrendre. En raison de sa toiture 

défccruc-use, décision fut prise, dans les années 1920 
et soiis la goziverne de l'abbé Roy, de le remplacer 

ec de procéder à une nouvr-llc conscrucrioi-i, et ce, 

malgré une vive controverse dans la paroisse. C'esc 

Jos Plante qui fit l'acquisition de la vieille birisse er 

la transforma en <q shop à bois ,> dans sa cour. Cetre 

seconde vocation prit fin en 1950, au niomenr où 
M. et himr LaRochelle achecèrenr la propriété de 
monsieur Plance. Ces derniers déciderenc d'annexer 

l'atelier de n-ienuiserie i la inaison principale poiir 

1'agrand;r e t  e n  fa i rc  u n  Iî6tel. A ins i  le v ieux 

preshyrere connut-il une rroisiènîe vie et sa pré- 

sence est encore tangible aiijoiird'liiii dans les murs 

de la cuisine de la résidence LaRochelle. 

Parmi tous les gens qu'elle a conniis, Gabrielle 

f ~ i t  marquée par iin couple fart important dans le 

village, Henri  ec Josépliine Labrie, ses g r a n d ç -  
parents paternels, er donc la niaison se vaulaic le 
lieu d'accueil par excellence de la paroisse. IJnc 

chambre à couclier était spécialement réservée aux 

passanrs, qu'ils soient curés, voyageurs o u  amis. 

M .  et Mm': Labrie ajourèrenr tiiême lin logement à 

leur maison secondaire pour reciieillir trois céliba- 

taires, deux frères et une sei i r ,  nés Fournier, qui 

leiir en avaient faic la demande. En écliange, ceiix- 

c1 n'liésicèrenr pas à leiir faire don cle leur terre dans 
la roure des îles. 

Finalement, Gabrielle rend u n  bel hommage à 

sa mère, Alplionsine Carrier Labrie, qiii hic enseignante, 

amoureuse cles arts, pleine d'énergie, très active dans 

son rn~lleu e t  qui s'ingéniair, nialgré des iiioyens 

précaires, i monter de belles pièces de tliéiitre avec 

ses enfanrs et rout le vois~nage. Doree d'un csprir 

cres uiiverr, aiilsi est-elle demeiirée iusqii'à sa iiiort, 

à I'age respectable de 95 ans. 

Qiiaiit à Caby, coiiime toiis la siirnoinrii:~~t 

depuis toujoiirs, elle s'inscrit fort bien dans la 

ligiiée maternelle par sa curiosité inrellecruellc- et 

ses niiilciples calencs artisriqiies. 

Germaine est un témoin privilégié des toiit 

débuts de iiorre paroisse. Fille de Joseph MérivIer, 
elle a v u  le jour ici-même, i Pintendre, en 1907, 
alors qii'une petite polgnée de foyers coinposait le 

cmur du village. Ellc étaic la troisième enfarit et la 
fillc ainée d 'une inlposantc famille de 15 enfants. 

La petite kcole n'était pas bien éloignée, mais 

Germaine se rappelle combien il &rai[ nialri~çé de s'y 

rendre i la fonte des ne~grs  ou i la suice d'une pluie. 

C'est que la roure que l'on situe nujourd'liui sur l a  

3' ,%venue et Ville-Marie n'était p u  gravelée cc cricore 
mo~nç  asphiiltée; con-imc Ic sol i-rait rrts glaÏseus, il 

collait a u x  bottcs et arraclîait licc&ralc-ment les 



t<claqucs ,> des pieds des enfants. 11 rie restait plus 
qu 'une  solutioi~: pizîser par les champs en  étant bien 
attentif à éviter les ~ O L I S C S  fraîcl-ies. 

Comrnc Germaine était l'aînée des filles, elle duc 
abandoiitier momentanémerit I'i-cole dès sa 3L année 
pour secorider sa  mère  malade  à la maisoli .  
Aujourd'hui, cela rlous parait t ien jeune polir effeeç- 
tuer les rravaiix rnknagers et avoir soin des petits 
frèrcs et des petites s a u r s ;  mais a cetrc Cpoque, 

c'était dans l'ordre des clioses et la fillc aînée d'urie 
grosse famille devenait  rapidcrncnt la seconde 
pecice maman. 

La maison de Joseph était sise à deux pas de  
l'ri-filise, ce qui Liit qu'il n'y avait aucune r:iisoii pour 

les ii\iines de se soustraire aux multiples cér6monics 
religieuses qui s'y déroulaient: messe, vêpres, mois 
de Marie, confession, etc. U'aiitaric pliis que inaman 
Mérivic-r éralt très pratiqiiante et répétait souvent 

à ses e n h n t s  lorsque ceux-ci ~encaienc de s'esclui- 
ver. c( II y a hien assez de ceux qui sont trop éloignts 

pouid veriir à l'église; nous, on esr proches, alors on 

doit y aller. >> 

Ger~iiaine a donc beaucoup fréquenté l'église et 
c'esr d'ailleurs en ce lieu qli'elle ;4 tou t  d'aborcl 

rencontré Henri Guay, celui qui allait devenir son 

époux. Elle rn'a fait remarquer que c'étaic bien 

normal ainsi puisque coiite la paroisse sans excep- 

cion se rctroiivait a la tiiesse du dirn~ncl-ie. Les jeunes 

gens avaicnt ainsi l'occasion d'échanger quelques 

mots er de faire coniiaicre leur intérêt. Germaine et 

Henri se sont ensuite revus dans les veillées qui se 

tenaient un peu partoiic dans le village et tout ccla 

les a iiienés au pied de I'aiicel alors que noue jeuiic 

fille étaic 5gbe de 23 ans. 

Le i~ior: qui  revicnt le pliis soiivenr dans la 

conversation de Germaine, c'esr celui de cc travail .,. 

Elle a toujours beaucoup travaillé dans sa vie, et ce, 

à partir de son enfance. Elle a eu soin de ses frères 

ec sei i rs ,  puis a elle-même mis au monde 1 l en- 

fants, dont 10 ont  survécii. Son mari était souvent 

absent piiisqu'il rravaillaic pour les chemins de fer; 

cependant, m'a-t-elle prkcisé, clle n'était pas inq~iÏère 
d e  lui lorsqii'il étair à l 'extérieur puisqu'elle le 

savait sérieux e t  responsable. Mais la besogiie l-ie 

inanquair Jamais et i l  restait bien peu dc temps pour 
les loisirs et les sorries. J'ai senti u n  peu de regret 
dniis le ton de sa voix. 

Germaine vic ~ii jourd 'hui  une vieillesse reniiir- 

quable, de façon parfairemenr aiitonome mais bicn 

eiitouréc de I'affectioi-i de ses enfants. A l'$ge rcspiic- 

table de 0 2  ans, elle coiid encore ses robes, manie la 

pelle en Iiiver, le balai en été e t  s 'o~cupe de son 

incci-rieur avec le même soin qu'aiitrelois. Et  cluelle 

chaleur daris le c a u r  de cet te  doyenne de notre 

municipalité ! 

C'esc à Pinrendre que Rocli ~Métivier esc venu 

au mondc, eii 1928, dans  cetce iiinison à l'angle du 
chemin Pintendre et de la 3' Avenue qui abrirait 
alors le niagasin général Mécivier. Fils de Roniéo 
Métivier e t  d e  Marie-A.  Cai-i~pagna, i l  érüir le 

cinquième enfanr d'une famille de 16 garsons et 
fdles, dont 13 onr siirvécu. 



Dès san jeiine âge, Roc11 Fut marqué par l'espace 

restreint alloué à cl-iaque individu dans la maisonnée. 

11 faut dire qu'en plus des naissances successives, 
ses parents Roméo e t  Mar ie-A.  hébergeaient les 

grands-parents Métivier, la tance Julierte Métivier 

ainsi que l'arrière-grand-mère rnarernelle, mémère 

Mailloux. l i s  chambres à coucher étaient donc réser- 

vées aux adultes, bébés et pecites filles; les garçons, 

eux, devaient se contenter d'un lit dans le corridor 

(comme à l 'urgence, cluoi!). II étaic également 

préférable d'aller jouer del~ors, car a I'incérieur, on 

était toujours dans les jambes de quelqu'uri. On 
sortai t  donc  s 'amuser  sous la galerie avec des 

voiruretres er des chevaiix de bois avec lesqucls on 
s'ingéniait à reproduire les travaux de la ferme. 

Rapidement, chaque membre de la famille était 
invité à apporter sori aide aux multiples tâclies du 
tnagas~n général : aller embouteiller la m6lasse ou 

I'liuile de cliarbon a mgme la tonne, nettoyer l'écurie 

où les clienrs allaient dételer leurs chevaux, quérir 
au Iiangar la moulée. l'avoine ou le blé pour les culti- 
vareurs; a mesure que l'on vieillissaic, an apprenait 

à servir les clients dans le inagasin, renir le bureau 

dc poste, aller prendre les commandes d'épicerie 

dans les familles d e  Carrier-Jonction et  en faire la 
livraison le lendemain. E I ~  ce qui concerne le bureau 

de poste, il changeait de côté de nie selon la coiileiir 
du parti au pouvoir. Il se positionnait au magasin 
général Mitivier lorsque les bleus détenaient le 
pouvoir e t  migrait au magasin Carrier lorsque les 
rouges revenaient en  force. Ainsi le voulaic la 
polirique d u  temps ! 

La vie était tout de même ponctuée de loisirs et 

Roch se remémore avec bonl-ieur les nombreuses 

soirkes de musique ec de chants animées par tante 
Juliette e t  milman Maria ail piano. Celles-ci accom- 

pagnaient volonciers tous ceux qui voulaient bien 
pou.sser leur petit coupler. La danse n'était pas de 
niisc, surroiir en raison du manque d'espace. Les 
cartes étaient bien populaires également, mais le 
lieu priviligie pour ce loisir se sicliait chez l'oncle 

AIy re Labrie. Pour Roch et ses frères, les sorries les 
plus rnfmoriibles hrenr  celles d'ei~rerrenîciits de vie 
de gar<on. Il n'est pas précisé ce qui pouvair bien se 

passer au cours de ces soirée, mais il sen-ible qu'elles 
s'avéraierit très spéciales et Jjvercissanres ! N'oublions 
pas la craversée à Quibec pour aller voir la lutce, une 
disciplinc très prisée par la jetinesse du temps. 

Roch se souviesir des ~quêteux » qut venaient 

quelquefois frapper à la porte des Mt'tivier. Un jour, 

son père en a même chassé un qui faisait la fine 
gueule s u r  ce que Maria lui offrait  à manger .  

Cependant, les mend~ancs étaient acceptés dans les 
villiigcs à cetce kpoquc. À Pincendre, i l  y avajr même 
une fan-iille qui les hébergeait officiellement et c'était 
celle dc Philippe Bélanger, le père de Jules. La muni- 
cipalité le dédommageair suivant le nombre de 
pensionnaires qu'il avait logés chaque mois. II faut 

dire que ces itinérants étaient appréciés du fair qu'ils 
colportaient des nouvelles fraîches et des histoires 
de toutes sortes. Plusieurs d'encre eux s'avéraient 
d'excellents conteurs. 

Rocli a toiijours été fidèle à son village natal ou 
sa vie s'écoule encore aujourd'hui. [ l  ne s'est guère 
éloigné de cette maison où i l  a vu le jour et qui fur 

le lieu de rencontre de tant de paroissiens, le maga- 

sin général Métivier. 



La naÏssance d e  Marie Carrier est survenue à 

Pinrendre en 1920. Son pcre était marcliand géné- 

ral et, depuis une vingtaine d'années, érair insrallé 

sur  le cl-iemin Pintendre, à deux pas de l'église et de 
son concurrent, Pic Métivier. Petite dernière d'une 
famille de sept enfants, Marie n'était igée que de 
20 mois lorsclue sa mère décéda en couches. Elle m'a 

confié que durant cecre funeste année 1927, quacre 

femmes de Pincendre ont perdu la vie dans les mêmes 

circonsciinces, dont k b y ,  ma grand-mère paternelle. 

A cerre époque, I'nccouchernent comportait bien 

davantage de risques qu'aujourd'hui e t  le suivi en 

cours de grossesse é ta i t  inexistant. Toutes les 

na~ssances avaient lieu h dornicilc, ce qu i  lirnitaic 

beaucoup les incervencionç que le médecin pouvait 

effectuer en ci15 d'urgence. 

Marie fut donc élevée par sa S e U r  aînée, Alice, 
qui, ]niilgré son jeune %e, dur prendre toute la rfiponsa- 

bilÏri; de la maisonnée. Cela signifiait qu'elle devait 
s'r:r:c.u~ier de ses six frtres et  S R L I ~ S ,  cuisiner les repas, 

effectuer le lavage dans la cuve, faire boiicherie i 
I'auiiirnne et tenir le biireau de poste. C'est ce qu'on 

appelle l a  dure école de la vie. 

Marie garde en mtrr.:iire le .rain-train parti- 
culier du magasin général. Tour d'abord, cl-iacun des 
membres dc le famille sc dcveic de participer accivc- 

ment aiix activités du  cornrncrcc. I l  y avait iin grarid 

nombre d'articles acl-ietés en vrac et  que l'on devait 

peser er diviser: Ics biscuits, le sucre, Iri füriiie, le 
chocalac ec iiiéme les bananes qu'on devait séparer 

cn douzaines à partir du régime enrier. 11 fallair aussi 

cmbouceiller certaines denrées telles que Isi méluse 

ou I'l~iiile. Dans un tel coritexte, Marie apprit trc's 
jeune A compter vite et bicn; lm clierirs étaient coujours 

surpris lorsqiie papa Carrier Icur lançait : Allez voir 

la petite, elle va vous calculcr ça! * A l'exemple de 
ses hères et smurs, Marie fur  aptc à servir les clients 

vers I'ige de 12 ans. Le midi, lorscluc la famille prenair 

son repas dans le logernenc adj;icent au magasin. il 

écait convenu que cliacun devait sc lever à toiir de 
r6le quand la cloclietce de la porte se faisait entendre 

di1 cGcé d u  commerce. 

Le magasin général étair un lieu d'acl~nc, mais 

égdement de rencontre, particidieren-ienr le dimanche, 

avant e t  aprPs In grnrid-inesse. A sept hc:iircs d u  
matin, le curé offrait la communion pour quc les 
gens puissenr cesser leur jeîine er bon nombre c!'çiicre 

eux se dirigeaient vers le niagasin pour prendre une 

petite collation er bavarder avec les amis. D'autres 

cft^ecriiaient ce ricuel après la messe sculcmcnt. Enfin, 
à rilidi, on merrait la clef sur la portc di1 corilmerce 

jusqu'au leildemaiil matin. 

C'esc aussi au magasin général que quelqlies 

vieux du voisinage venaient quotidienncmenc piquer 



u n e  jasctte ou brasser les ca r tes .  Au début  de 
l'automne, les parties dc cartes revêtaient un carac- 

tère bien syécii11 et Marie en garde un vif souvenir, 
car elle en étai[ une observatrice arcentionnte. Profi- 
tant  de leur bas prix sur le niarché, Jos Carrier 

aclietait un  quart de poinrnes et tous les vieux amis 

s'attablaient pour jouer un  poker, non pas avec de 
l'argenr, mais avec des pommes ! Ctiaclue joueur dispo- 

sait d'une chaudière près de sa chaise qui se rernplissaic 

oii se vidait de pommes au gré de la chance ou de la 

rnalcliancr du  <( gam bler V .  À la  fin de la soirée, les 

pauvres fruits avaient éré si nialmenes qu'ils n'étaient 
plus bons qu'à la coinpore ! 

LES jeunes gens venaient nombreux faire leur 
cour au magasin Carrier, attirCs qu'ils étaient par 

deux amusemen t s  forc popula i res :  u n  jeu de 
pichenoctes» à l'intérieur et h I'extérÏeur, en saison 

hivernale, une patinoire au bas du coteau, prés de la 
rivière ,à la Scie. Et surtout, ces activités leur foiirnis- 

saienr u n  fort bon prétexte pour venir courtiser les 
filles à Joseph. Pour Marie, le choix ne manquait 

pas, mais c'esr finalement Alexandre Robertson qui 
gagna son cœur et l'épousa à l'été de ses 20 ans. 

Marie est coujours demeurée iine personne très 

sociable et totalement impliquée dans son milieu. 

C'est la femme la plus active qu'il m'ait été donne 

de connaître et riul doute clu'elle sera une fière parti- 

clpante à toutes les festivités du centenaire de son 

village natal. 

C'est dans le beau rang de la Rivière, notre roure 

des Îles, que lVi1frid Boilard a vu le jour en 1717. 
Dernier d'une famille de huit enfants, i l  a très tôt 

fait preuve de débroujllardise dans ses déplacements. 
11 faut dire qu'en hiver il n'était pas roujours aisé de 
q i ~ i t t e r  le rang pour accéder au village. Wilfrid 

s'Équipa donc d'un traîneau à chiens ec, pendant 
près de dix ans, ses fidèles compagnons le menèrent 

sans encombre jusqu'au village; de la, il utilisait le 
covoituragc pour  se rcndrc à son travail  a u s  

clianriers maritimes Davie de Lauzon. A Pintendre, 
il ecaic le seul a utiliser un  tel moyen d e  transport, 

Ifil/rrd R o t l ~ v J . / e ~ t n e  homme. jir~ Je1 aipilits 30 

aussi ne passait-il pas iniiperçu. II se souvient d'un 

hiver au cours duquel Ics routes éraient h~praticableç 

i tel point que l'inspecccur d'école avair fait appel i ses 

services pour faire la tournée des écoles de rang. I I  
avait étS gratifie d'une rétribution de 90cents! 

À l'âge cle 25 ans, Wilfrid passa de la traction 

animale à la moto, moyen de locomotion qu'il aCfec- 
riorine depuis ce jour. Il n'a jamais eu la tentation 
de s 'acl~eter une automobile, mais a possédé une 

motoneige rr ce sport lui plaisait beaiicoup. 

Wilfrid a rencontré son épouse à Lévis, alors 
qu'elle travaillait au réfectoire du Collège de Lévis. 

Tous deiix soiir venus s'installer h Pintendrc; aprks 

quelques années en logement chez Rosario Derners, 
ils ont déménagé dans la milison où rls vivent encore 

actuellemei~c, sur le chemin Pintendre. Ils y onc 
même tenu un petit restaurant dépanneiir peridant 
sepï ans. Les affaires allaient pour Ic n-lieux grâce i la 
clientèle arnïriciiine qiii ne bisaic p u  défaut. Malheu- 

reusement, la construction de la route Kennedy en 

1960 marqua Ic déclin pour la pluparr des corilmerces 

du cliemin Pintendre, dont celui des Boilard. 

Dans les années 19.50 et 1940, nous mconre-t-il, 
u n  journalier était payé 2 $ pour une journée de 

travail de dix heures. Lorsqiie le travailleur se voyait 

forcé de prendre pension, la nourririire laissait parfois 

5 désirer en qualité comme en qumticP. Les t ra~~ii l lcurs  



agricoles éraient encore plus à plaindre, car ils n'encais- Q11afld : l i . l b ~  ~cc.t a l  L ? ~ ~ B I Z  
saÏcnr clu'u~i n-iaigre dollar pour une jouniée débu- 
carit h Glieures d u  matin pour se cerininer a 1 0 l~eures Jules Bélanger est n a r d  dc Pinrendre ciii sa vencie 

du  soir. fut célébrée en 19 16. Dernicr d'iine famille dc sepr 

enfants, c'est I i i i  qui a pris la relève de son père 
Au moment de In Seconde Giierre mondiale, 

Philippe sur la fërme de la route Ackinson. 
Wilfrid ne désiraic en aucuiie façon être enrôlé polir 
aller a u  front, mais il ne savait pas comment s'en 

sauver puisqiie la conscription étaic obligaroire. I I  
s'est donc courné vers le c u r i  di1 village, l'abbé Poiré, 
pour lui demander coriseil. Ce dernier lui promir de 
raire une démarche en sa faveur et cliii consista dans 
l'envoi d'une lettre iliix Forces armées canadiennes. 
Wilfrid a to~ijours igiioré le contenu de cette lertre, 
mais deux mois pliis tard, une réponse Icu confirmair 
qu'il n'avaic pas kcé sélectionné pour  devenir  
soldat. Ce fut pour lui lin grand so~ilagement. 

%'ilfrid esc coujours u n  fier citoyen de Pintendre 
et  n'a en aucun monienr di-laissé son passe-ren-ips 
prkféri, la rnoto. Ericore aujoiird'hui, voiis le verrez 
peur-êrrc puser, en compagriie de son épouse, sur 
les routes de Pintendre et  des environs. Les années 

n'ont pas altéré la jeunesse de son m u r .  

$/ir /n r w f e  potw Smnt  - Pro~per. ci? arr1L:nnt de Sm,??- 
\ li!/;<(~bi~. ~ineperite rurtre ri.ronchtvr /E  long d i e  /cl n ivérr 

Ezlbeiniiz : moins Je c< I T U ~ ~ C  ,%.. . 13 nor2t 1986 

Jiiles évoque avec éinocion la grande passion de 
sa jeuriesse : son ~Ïolon. Le goût pour cet insrrurnenc 
lui vint  vers l'âge de sept ans, mais i l  di] r faire preuve 

de parience, car ce n'est qii'à douze ans ~ L ' I .  reçut 

l 'objet cant corivuité  des mains  dc son pc're. II 
aIfÏrme encore aujoiird'hui que cela constitua le plus 
beau cadeau de sa vie. Posséder uri violon étalt tour 

à fait extraordinaire pour I ~ i i ,  mais encore fallilic-il 

apprendre à en joiier. Jules ne  connaissait ptr.;onne 

qui pGt Iiii donner quelqucs leçons; aussi di,::-il se 

débrouiller par lui-même. Au début, i l  craitr i i i t  de 
ne jamais y parvciiir tant Ic résiiltac soriore heurtait 

I'oreil le; rn ais avec beaucoup d'efforts, de persévé- 

rance et un grand talenr naturel sans doiice, il réussir 

à reproduire les n-idlod~es qu'il entendair à la radio. 

A I'ige de I s ans ,  i l  Cta;c assez i l'aise pour animer 

les veillkes de faniille de ses rigaudolis et de ses valses, 



particulièrement au cours de février, le mois le plus 
fertile en festivirés de toutes sorces. 

Jules se remémore également un événement cxés 

pénible qui survint dans sa famille aii cours de son 

enfance : la morr de  son grand frère de 2 7 a n s .  Le 
deuil exigealr qu'il dé1aiss;it son v1010n une année 

entière. Mais cela écair au-dessus de ses forces er 

c'est eri caclierre qu'il faisait parfois vibrer les cordes 

avec son archet. Mis à part cette année de trisresse, 

1 iiles s'exerçait sur son i n s c m e n r  quotidiennement, 

en soirée, après une journée de labeur sur la k rme.  
Le violon lui procurait une celle sarlsfaccion qii'il ne 

songeait pas même à reluquer les jeunes filles. Mais 
Ic hasard, qui fait parfois si bien les clioses, l'amena 

chez son frère qui liébergeait à ce moment une jeune 

employée du nom de Jeanne d'Arc Labonré. Jules duc 

comprendre que la musique pouvait fort bien s'accor- 

der avec l'amour pu;squfil commega  à fréquenter cet te 

denioiselle, qui devint son épousc en 1945; il était 

alors âgé de 28 ans. 

Jules esc coujours risidant de Pintendre cr  vit 

aiijourd'hui dans la maison qui fut la première école 
di1 village, su r  le chemin Ville-Marie. II ;i conservé 

une affection spéciale pour cet instrument qui tra- 

duit si bien toutes les nuances du corur: le violon. 

Jeanne d'Arc esr native de Pintendre où elle a 
vu le jour en 19 16. Seconde fille de Joséphine et 
Henri Labrie, eue a été élevée dans la derriière maison 
de  la roure Monseigneur-Lagueux, appartenant  
a ~ ~ o i i r d ' h u i  à son frère jean-Marc. 

Elle se remémore l'époque de son mariage. C'est 
à IGans qu'elle a commencé à frequencer Pl-iilippe 
Laflamme, un  beau jeiine homme de la route des 
Îles, er elle en est devenue l'épouse à 18ans. En ce 
temps-là, les mariages se célébra~cnc le lundi ou le 
mardi matin er les photos officielles écaiçnt souvent 
prises plus tard, à un moment qui convenait mieux 

aux époux et au photographe. 

Au lendemain de la noce, nocre jeiine mariée 

emrnhagea  chez ses beaux-parents, sur la ferrnc 

Phrlrppe laJutn7ne er Jednne d'A ir inbue 
no~ivélkttncnr mranér, 1 93 4 

fa'aiiiiliale de la rouce des îles. Mémère Laflamme ré- 
gnair  encore sur la maisonnée e t  e n  dé tena i t  

I'aiirorité. C'esc elle qui hisait à manger candis que 
les tkrnmrs plus jeunes devaient travailler à la ferme. 
C'esr ainsi que Jeanne d'Arc a debuté sa vie de 
mériage et cetle réalité n'était pas toujours facile à 
vivre. Avec la venue des enfanrs se posait le probltme 
de leur kducacion : c'esr que les parents et les grands- 

parencs vivaient parfois certains désaccords sur la 

façon de les élever. La cohabitation encre les géné- 
rations cornportair donc son lot de difficultés. 

Ceux qui onc l a  nostalgie des temps anciens 

deviraient faire u n  brin de causetce avec Jeanne 

d'Arc.  Elle n'a pas oublié Ics petites miseres de la 
vie quotidienne. On procédait à la roiletce person- 

nelle une fois par scn-iaine seulement er ce n'étnic 
pas qu'une mince affaire. I l  fallait d'abord entrer la 

cuve dans la maison et faire baiiillir une bonne quan- 

ciré d'eau (eh non, elle ne coula~r pas du robinet !); 

ensuire, chacun proçidait à toiir de rôle et i l  n'était 

pas question de changer I'eilu entre ctiaque membre 
de 13 famille. En  ce q u i  concerne la lessive, rcius les 
vêtemena écaient lavés à la main er même les servicrres 



liygiéniques qui étaient réutilisables. Cela consri- 

ruait urie grosse corvée. Les travaux ménagers dans 
leur erisemble étaient plus ardus par manque d'équi- 
pemerit et  les heures qu 'on devait y consacrer 

semblaient interminables. 

Jeanne d'Arc rious rappelle coiliment s'efkctuait 

la hbricatirin du savon. On dwait avant tout ramasser la 

graisse des animaux abattus pendant l'hiver. I I  est 

m tmc  arrivé une  fois qu'un chien de la ferme soit 

mort et qii'on lui ait retiré sa graisse pour éviter tout 

gaspillage. Au priritcinps, un faisait fondre le tout 

dans un gros chaudron de fonte en y ajoucanc du 

caustique er de la resine. Après une longue cuisson, le 

mauvais demeurait au fond de la marinire et  le bon 
remontait i la surface. O n  retirait du Feu, laissait 

figer le tout et i l  oc rescait plus qu'à découper en 

barres. Ce produit devenait un  savon tour iisage: 

pour la lessive, les niains e t  même la vaisselle; à 
cerce fin, on en plaçaic un  morceau dans un peric 
panier en broche que l'on remuait dans l'eau de v&selle. 

Quanr au savon d'odeiir, c'esc-a-dire le savon parfumé, 

et  le shampoing a clieveux, ils étaienc réservés aux 

grandes railettes et faisaient parcie des petits luxes 
qu'on s'offrait à l'occasion. 

Nul douce que Jeanne d'Arc (et probablernenr 

bien des personnes de son 5gt) apprécie davantage 

que ses enfants e t  petits-enfants toutes les commo- 
dirks qui sont aujourd'l-iui à notre disposition. Elle 

vit rnaintenanr une vieillesse sereine dans u n  inté- 

rieur confortable et  douillet au c e u r  du village de 
Pincendre. 

C'est en 19 18 qu'est née Juliette Aubert, dans  
le rang Harlaka à Pintendre. La maison où elle a vu 

Ir jour appartient aujoiird'liui à son neveu, Jean- 
Guy Aubert. 

Membre d'une famille de lSenfants, Julictrc en a 

toujours éproiivé de la fierté e t  a su en retirer les 

aspects positifs. L'entraide était la règlc de ba5e de 
cecte grosse Lamille ec parriculièremenc polir les grands 
envers les plus perits. Et quel plaisir pour elle de  jouer 

i la poupée avec ses 1 1 sœurs ! Son plus beaii souvenir 

d'enfance: aller chercher les vaches, ~ i e d s  nus dans la 
rosée, dans l'air frais et calme du petit matin. 

U n  jour, le curé de la paroisse proposa à ses 

parents de faire instruire une dc leiirs f1.1lcs et Juliette 

fut tour nriturelleiiient désignée puisqu'elle é t a ~ r  très 

talentiieuse à l'école. Elle partir  donc,  bien j. 

contrecœur, me dir-eue, à l'kcole nornisle du Cnuvent 

de Lévis. Mais elle s'acclimata rapidement à sa 

nouvclle vie; clle pensioiinaic chez son frère duranr 

la semaine et  rctoiirnait chez ses parents la fin de 

semaine. Au terme de ce cours qui, déplore-c-elle, 

ne cornporrait auciine formation pratique, l a  voici 

qui se retrouve devant. iine classe de 3Oélèves alors 

qu'elle n'érait âgée que de 17 ans. En ce premier 

marin,  au lieu de paniquer, Juliette s'esr simplenient 

dit que ce n'était pas pire qu'à la rnaison lorsqu'on 

recevait la visire des cousins et  cousines. Elle a rnis 

peu de temps à captiver l'attentioil de tout ce petit 

monde. Elle se souvient qu'il fallait toujours faire 
preiitte dc débrouillardise, car Ic rnatériel scolaire 

étair vrainienr minimal. 

Juliette a enseigné pendant 8 ans, dont 6 ans 3 
I'école du village de Pintendre. ZR salaire se résumait 

i un maigre 15  $ par mois, avec lequcl i l  falla~t sc 

loger er se nourrir. L'entretien de l'école &air laissé 

au soin des institutrices, la municipalité nc foiirnissant 

que le bois de cliauffage. Les aspects les plus difficiles 

d u  mérier : les grands redoubleurs donc le selil ~ncérèt 

&tait de faire du trouble dans la c l m e  (mais elle tÏenr 

i préciser qii'elle n ' a  jamais eu à vivre ce problème à 
Pintendre); les infestations cle poux alors que revenait 

à la maîtresse le rOlc ingrat de prévenir les parents; 

le marique de conforc dîi à un chauffage inadéquat 

er li l'absence d'eau courante; e h  16 enknts déi-i-iunis, 

pliysiquernenr ec psychologiqiiernerit. 

Tous Ics jours, la prikre était suivie d'un chant 

religieux et le vendredi, les enfants entonnaient e n  
choeur le << Ô Canada n. Un grarid spectacle h a i t  
préparé pour la f i i i  de l'année et les jeunes adoraient 

cecte acrivité; il s'agissait de courtes pièces et de 
cliansons dans lesquelles la plupart des enfants 
avaienr un &le à jouer. Et puis, deti?c fois l'an survcriait la 

fameuse visite de monsieur l'inspecteur. D'aspect 
sévère, celui-ci procédait à I'évaliiation du travail 



de I'cnseignante: moment u n  peu stressant pour 

Juliette qui souliaicaic bien que ses chers élèves ne 
lui fassent pas honte! 

C'est i I'ige de 37 ans qu'elle qiiirta I'enseigne- 

ment pour épouser Evlarcel. Gosselin. Tous deux ont 
te nu un comptoir casse-croûte comportant quelclues 
unités d e  more1 dans la côte des Coiiture. Avec 

l'arrivée de la  route Kennedy, ils décidèrent de dé- 
m é n a g e r  dans  un endro i t  plus s t r a t ég ique  er 

oiivrirent un gamge ainsi que le restaiirant Au Galop, 
dans le lîauc du village, sur une portIon de la terre 

d'Alyre Labrie. Le succès du restaurant de 75 places 
fut assuré par  l'excellente ciiisine que Julictce y 
préparait. 

Julierce a beaucoup rravaillé dans sa vie, mais 

vous ne l'entendrez jamais s'en plaindre. Er c'est 

maintenant dans lin bcüu développement résiden- 
riel de la municipalité qu'clle poursuit calmement 

son chemin en  Pintendroise de toujours. 

Florence Couture est née à Pintendre en 1926, 
a u  cau r  d u  village. d a n s  la petite rue portant  

aujou.rd'hui le nom de 2l  Avenue. II est à noter que 
c'est son arrière-grand-mère Couture qui a fair don 

a la paroisse du terrain comprenant actucllen~enr 

l'église, le ciinccière, l'école Les Moussaillons, le 

vieux couvent e t  Ic terrain de jeu. 

Florence était l'aînée dc six enfants ct c'est à 

elle que revena~c l'obligation d'assister sa mère daos 
ses tâches ménagères, comme il était de mise en cc 

temps. Elle a d'ailleiirs dû laisser l'école très jeune 
pour préter main-forte i ccllc-ci lorsqii'clle tomha 

rnalade. 

Elle reçut une iducacion plutôt rIgide, siirtoiic 

lorsqiie sa mére fuc décédée ec que sa grand-mérc 
vint prendre 13 relève. Cette dernière hai t  très scru- 

puleuse ec les principes qu'elle appliquai[ pour 
I'édu<:ation de ses petits-enfants se voulaient bien 



srricts. Par exemple, i l  n'étair pas question de danse 

dans les soirées; les frtquentations devaient se faire 
en présence d'un chaperon; les sorties en ville reclué- 

raient la présence d'un accompagnateur et, bien sCir, 

le  c,nérna était inscrit sur la liste noire. Cependant, 
Florence se souvient d'y être allée en cachette; c'est 

également  loin des yeux de sa grand-mère qu'elle 

appliquair quelquefois d u  r o u g  A lèvres. 

II va sans dire que les lectures étaient très siirvetl- 

Iées et la censure fort sévère. Tout livre d'anioiir oii 

roman-feuilleton se rcrrouvait immédiatenienr à 
l'index. C'est le sourire cn coin que Florence se ren-ié- 

more ce fameux livre quelque peu osé (poiir I'épaque) 
er sur lequel elle avait réussi à mettre la main, au 

cemps de ses fréquenratioris avec Jean-Marc Bégin; 

elle l'avait dissin-iulé derritre le piano, mais grand- 

maman à qui rien n'échappait l'avait dkcouvert. Vous 
i i i- iaginez un peu sa réaction ! lMais ce qui inquiérair 

le glus la vieille darne, c'était de savoir si la lecture 

avait été [aite en conipagnie du jeune liomme! 

Sont encore présentes dans le souvenir de Florence 

les fameilses retraites paroissinles auxquelles personne 
ne  devair se soustraire sans raison majeure. Un pré- 

dicateur investissait l'église poiir une périodc de trois 

sernaiiics. IJrie semairie était consacree aux Jeunes 

gens, une autre a u  jeunes fillcs et une dernière aux 

personnes mariées. 

Sur la ferme parerrielle, les filles efcectuaient le 

n-iême travail qiie les garçons, comme par exeii.iple 

traire les vacl-ies et préparer le inarclié. Il sie s'agissair 

pas d'un marché publÏc, mais de maisons privées où 
le père de Florence se rendait deux fois par seinaine, 
au cours de la bclle saison, poiir livrer les Iégiimes 
que les gens avaicnt commandés; c'est I Lévis qu'il 

avaic le plus grand nombre de v praciqiies N. A cette 

tâche s'ajoutaient l'élcvage et  la venre de poulets de 
grain ainsi que la distribution du lait e t  du bcurre 

au village. En conclusion, beaucoiip de besogne pour 

la famille Couture. C'éraic souveilc l'arrivée de la 
visicc qui permettait de s'adonner à qiielques loisirs 

alors qii'aii organisait des soirées de cames, de musique et  

de cl-iant. La n~aison paternelle regroupait la nom- 
breiise parenté en diverses occasions de l'année et  

cela constiruaic des m o m e n t s  très agréables dans la 

routine de tous  les joiirs 

Les contraintes de l'enfance et  les difficultés de 
la vie ne  sont pas parvenues à alrérer le caractére de 
Florence qui denie~m une des femmes les plus Cpanoiiies 

de notre municipaliré. Sa présence est bien précieuse 

parmi nous 

C'est à Sainte-Germaine di] Lac-Ecchemin que 
Lucile Clouricr naqiiit en 132?, au sein d'une fimille 

de 18enfanrs.  Elle rencontra Luc LaRochelle à 
Sainte-Marie de Beauce, plus précisérnenc au chic 
hôtel Victoria tenu par le père de son soupirant. 

C'esr justement dans le domaine de l'hôtellerie que 
le jeune couple décida de ceriter sa cliance. Ils parti- 
rem donc à la recherche d'lin site intéressant e t  leur 

cl-ioix s'arrêta sur Saint-Loiiis-de-Pincendre. Lucile 
se souvient que la proximité de la rivière à 121 Scie 

exerça beaucoiip d'at tra i t  s u r  eux.  De plus, le 

chemin Pintendre était iine roiite rrks fréquentée 

par les Aii1ér;cains. C'est donc en 1950 qu'ils acqui- 

r en t  la p rop r i é t é  de 90s P l a n t e ,  laqucl le  f u t  
enrièrement rénovée selon des plans d'architecte. Et 



on y conscruis~c en  supp l tmen t  trois unités d e  

~norel et u n  magasin de souvenirs. 

Les affaires furent très prospères jusqii'en 196 1. 
A titre d'exemple, Lucile nous indique qu'elle engagea 

jusqu'à 6 employés à temps plein, incluant une cui- 
sinière, au cours de la saison esrivale. Le nombre 

d'unirés de motel s'éleva à 19 er on affichait corn- 

plet. II faut préciser que 90 % de la clientèle était 

composée de tourisces américains qui appréciaient 

la cranquillic6 des lieux, la proximité de la ville et 

les prix abordables. La salle à manger était ouverte 

de sept heures du matin à dix lieures du soir. C'esr 

avec amusement que Lucile se remémore les tarifs 

de l'époque : 1 S le déjeuner cornplec et  3 la nuirée. 

Q u a n t  au magasin de souvenirs, l'article le plus en 
demande en é t a ~ r  le tablier imprimé aux plus beaux 

sices tourisriques di1 Québtc. Le client avait égale- 

ment le loisir de se procurer le cr2s populaire fanion 

Québec, Canada », ainsi q u e  les peaux de moiiton, 

les mocassÏns, les couverrures ou les céramiqiies. 
L'hiver, 1 1  y avait  quelques  chambres à loiier à 

l ' intérieur de l 'hôtel  cc les tempétes  de  ne ige  

ocfraient soiivent l'occasion d'héberger des gens mal 

pris sur la route. De plus, on ne redouraÏt pas trop 
les pannes d'ilectricité puisque I'h6tel était équipé 

au gaz propane. 

La construction de la route Kennedy, occasion- 

nanc une  perte importance de la clientèle américaine, 

entra-îna un \.;.rage majeur dans la vocatjori de I'hôrel 

LaRochelle. Plutôt que de se laisser dicourager par 

l a  s~ruation, Lucile décida d'accueilljr des pension- 

naires à la semaine. 11 y en eut jusqu'à 16 sirnulta- 

nénicnc, d'une parc des travailleurs qu i  muvraien( à 
la manufacture de bas ou à d'autres eritreprises de 
Pinrcndre, et d'autre parc, des jeuries gens qu i  
suivaient des cours de monteiirs de ligne à Saint- 

Hent~.  Ils étaient logés, nourris, chauffés et ce, du 
lundi au vendredi. 

1.e pensionn~re le plus fidèle fut Gérard Carrier, 
s u r n o m m é  Ti-Lard.  Ernployk de la Kcnncbec 

Knirrjng Mills, la tabriclue de bas, il vint prendre 

ses repas chez les LaRochelle pendant 34 ans. Ce 
célibataire plut6t  solitaire e t  très peu lorluace 

s'assoyait toujours à la inème place et appréciait la 

nourriture t rad~tionnel le  relle que  la soupe aux  

li-gumes et les viandes acconipagnées de pommes de 
CErrC; son dessert préféré: la tar te  aux pommes. 

lLIonsieur Carrier esr aujourd'hui résidant d 'un foyer 

pour personnes ggées a Lévis. Peridant plus de dix 
ans, dcux enseignantes de Pintendre furent très assi- 

dues au r e p u  du midi : sœur Tliérèse Dumzcs ec sœur 

Jocclyne Bergeron; à I'age de ciOans, cette dernière 

réorienta sa vocation religieuse et entra au cloître 

des m u r s  de la Visitation de Lévis. 

C'est en 1996 que les LaRochelle abandonnent 
leur licence de comnlerce après 46 ans d'activité. II 



est cemps pour eux dc prendre du repos après une 

vie enr~èremenc consacrée au travail. Lucile conti- 

nue d'enrretenir sa vaste demeure de 12  pièces et  

son extérieur qui  est toujours bien soigné. Elle désire 

Iiabicer à Pintendre tant que ce sera possible pour 

son mari er pour e l l e - m h e ,  car elle s 'y  est toujours 
sentie bien accueillie et se considère comme une 

Pintenciroise à part entière. 

FFL &LI ~.wenir- de La petite %lai7c! 

higrle C o ~ c ~ w e .  peit de temps mant slr mort 

Mon enfancc reste marquée par le soiivenir 
d ' u n e  petite femme sans igr ,  enveloppée dans de 
multiples épaisseurs de vêtements usagés, sillon- 

nant les routes d u  village, un gros balloc sous le 
bras. Tous la connaissaient sous le nom de *petite 
Marie ... J'ai cherché à savoir qui se cacliait derriére 

cecce image. Je vous livre le témoignage de Lucienne 
Couturc Lamontagne, sa dcmi-swiir, ainsi que ceux 

de Marie Roberrson er de  Gabrielle Carrier qui orit 
fair: appel à ses services à de nombreuses reprises. 

Marie Couture a vu le jour à Pintendrc, cn 1904, 
au Chemin-d'en-haut (actuel rang des Sables) e t  sa 

naissance file marquée par le décès de son frère 
jumeau. Elle passa sa petite enfance entourée de ses 

parents ec de son grand-pérc Couture. Ses 11 ails 
hirenr marqués par  un événement cragique : le décès 

de sa n-ièrt.. Quclques années ~ l u s  tard, son père 
Thuribe se remaria et  fonda une  nouvelle famille. 
C'est vccs I'Age de 18ans que Marie qiiÏtra la nuison 
paternelle pour aller travailler à Lévis, cornrne servante 
dans une maison privée, celle de ~ e o r ~ e s - É d o u a r d  
Coutiire. L I  semble qiie cetre fam~lle s'occupa très 
bien d'elle e t ,  fait nouveau pour cerce jeune fille 
peu choyée, ils la vêtirent con-ime une demoiselle à 
la mode. 

Ç~irvint le d6cès d e  sa belle-inère ec aussicôt 
Marie revint cl-lez son père pour prendre en cllarge 
I'éducacion des orphelins, ÿ compris le bébé naissant. 
Elle s'acquitta de cerre tache jusqu'; ce que ses sept 
frères et scrurs soient devenus auconomcs. A la suire 
de quoi elle partit travailler dans de nombreux foyers 
de  la paroisse, en cant que femtne de ménage et 
gardienne d'enfants. Ce qui caractérisait la  petite 
Marie, c'est qu'elle ramassait ahsolurnent tous les 
articles usagés que les gens voulaienr lui céder: 
vêtements, vaisselle, journaux ... Cela esplique Ics 
nombreux paquets qu'elle ramenaic qiiocidienne- 
ment à la niaison. Ils reliaussaient peuc-écre iin peu 
la valeur de son salaire de gardiennage, qui se cliiffrait 
à 50cents par jour. 

Marie était également d'une piéré remarqua- 
ble. Lorsque les enfarits dont elle assutnait la garde 
écaienr rrop turbulents, elle se mettait à g r i o u x ,  
les bras en croix, er rkcitait son cl~apelet : les perirs 
garnements se calinaienc, irnprcssionnés par cetce 

artitude peu commune. U n  jour quelqu'un lui fir la 
remarque suivante : *Marie, t u  es sûrement une saince 

ec lorsque tu muurras, je m'accrocherai h ton manteau 

pou r  monter  au ciel. )) E t  Marie de rkpliqiier:  
1( Artention de ne pas retomber, car mon linge esr 

pas  mal  m u r  ! ), J'ai relcvé une  au t re  anecdoce 
déinontrant la finesse de son csprit et le c8ré I~iimo- 
risrique de sa nature. Comme elle circulait à pied 
sur les routes, toujours seule, de jour conin-ie de 
nuit, unc bonne ?me lui demanda si elle ne craignait 
pas qiielquefois de se faire atraquer L la noirceur 
par des bandirs. Marie répondic aussitoc : 6 Lors- 
qu'ils me  verront à la clarté, ils me relâcheronr 
bien ! * Et à ceux qui se surprenaient de sa cenue 

vestimentaire déguenillée, elle expliquait avoir fait 

vwu  de pauvreté pour  gagner  son ciel e t  aller 

rejoindre sa mEre. 



Marie Courure n'a certes pas eu la vie facile tous 

les jours ail cours de son existence, mais elle nous 

laisse pourtant en liéricage un exemple de bonte, 

de dévouement et de sérénité. Elle a terminé ses 

jours dans une  pension pour personnes àgées, où 

elle s'est éteinte en 1390, à l'âge de 86 aiis. 

A mon tour de voiis livrer quelques impressions 

d'enfance et  de voiis souliaiter à ma manière un rrès 
heureus centenaire. 

C'est ici que i e  vis, ici que je suis née, 

Dans  ce lieu qui déjà célèbre ses cent ans, 

Qui dresse son clocber avec grande fierté 

Et garde sa mémoire de l'usure du temps. 

Dans les années cinquante, a u  temps de ma venue, 

Pintendre n'écair alors clu'uo village agricole 

OU tous se connaissaient ou  de nom oii de vue, 

Mais qiii songeait dCjà à prendre son envol. 

Le centre névralgique des activités 
EtaIt bien concenrré aux  abords de l'église : 
Magasins généraux Métivier et Carrier, 

L'usine, les écoles, la coopirarive. 

J'ai roujours en mémoire d'étonnants persoiinages 
Qui  ont marqut. la vie de la conimunauté : 

Lc constable Turgeon, défenseur du village, 
La pctitc Marie, de vêteinenrs cliargée. 

Vienr à mon souvenir Alyre er ses clievaux, 

Commerçaiit trks prospère et surtout Lon vivant, 

Alicr pour la poste et oncle Roméo 
Qui crrivailla très fort pour nourrir seize enfants. 

Mais celui que personne, je crois, n'a oublié, 

C'était notre curé nommé Joseph Lambert, 
Car il nous eriseignait coiiirnent vivre en santé 

E r  guérissair les gens dedans son presbytère. 

Les chemins de l'époque étaient peu fréquences 

Et m.3rne u n  tcranger sans peine s'y retrouvait: 
La route du village avanr la Kennedy 
Et quclqucs rangs épars tel celui du Nordet. 

Beaucoup de P~ntendrois étaient cultivateurs 

Comme le fut mon père ainsi que n o n  grand-pkre, 
Un micier où l'on ne comptait jamais les Iieures 

Et  oii participair chacun à sa rnanicrc. 

Tout ë ivolué au piissage d u  temps 

E t  l'urbanisation s'est fort bien icablie; 

L'augmentation marquée d u  nombre d'l-iabitaots 

Anlena du sang neuf et un regain de vie. 

Moi qui siiis revenue depuis plus de vingt ans 
Au village naral pour fonder lin foyer, 

Je m.: plais à penser qu'un jour mes deux enfants 

Auronr tour  comme moi racines sous les pieds. 

Je souhaite à Pintendre une très longue vie, 

Des <pisodes Iieiireux ec la prospérité 

Poiir toutes les familles qui s 'y sont étahl~es, 
Et qtl'enfin l'avenir soir gardien du passé. 







casion de son centenaire, c'est suivre l'évolution de 
sa population au cours de ce siècle d'existence et, 

pour ce faire, se donner des points de repère dans le 

temps, eri particulier au  début  e t  à la fin de la 
période concernde. 

Les recensements fédérailx au Canada, décen- 

naux de 190 1 à 195 1 et  quinquennaux par la siiite, 

foiinissent des donriées publiées sur le volun-ie ec 

les caractéristiques de cette popiilation, niais resrenc 

corifidentiels pendant 90 ans sur les renseignemenrs 

nominatifs qii'ils contiennent. 

Lc prcrnier e t  seul recensement fédiral nomina- 

tif de Pintendre auquel nolis ayons accès, depuis 

qu'i.! ii été rendu public en 1993, c'est celui de 190 1, 

que nous reprodiiisons ici intégralenient avec les 
précisioiis, correct ions,  ajoiits et vérifications 

nécesseires. Ce recensement de 1901 dresse le 

tableau de la population de Pintendre à ses origines. 

Pour tracer le portrait exact cle ce qii'esr deve- 

nue cette populatio~i un siècle tard, i l  a fallu 

procéder eti 1999, sur iirie base volonta~re, à iin 

recensement  cornplec, q u ' i l  e s t  impossible de 
publier ici. 

Entre ces dates extrCrnes de 190 1 et  1999, nolis 

avons pu reconstituer nominativement la popula- 

tion de Pinrendre cii 1956 et  197 1,  c'esc-a-dire 

donner  itn nom a chacun dcq 1 460 e t  1 580 
Pintendrois que Statistiqiie Canada a recensés à ces 

dates respectives. Cette reconstitution s'est faite à 

l'aide principalement: du rôle d'évaluatiori munici- 

pale, des listes scolaires cc du registre paroissial des 

actes de  naissance, mariage et dkçès. 

Avec les précautions d'usage: ces recensemcncs 

réels et reconstitués feronr éventuellement l'objet 

de publications sdpnrées. Dans  l'immédiat, ils o n t  

servi j. fonder plusieurs analyses des chapitres 

précédents. 

L3 publicarion du recensenient de 190 1 s'impose 
ici, nori seulement pour donner au lecteur acruel iine 

vue d'ensemble rie la population de Pintendre à ses 

origijies, niais aussi pour déterniiricr les principaux 

patronymes poiir la génealog ie des familles souclîes. 

Tel qiiel, le recensenient fédéral de 190 1 se pré- 

sence sous la forme d'lin microfilm de 1 2  pages 

conservé aux Arcliives narionales du Qucbcc sous 

la cote 4 Mol- 1254A ('r-65271, secteur de recense- 

ment no 164-Lkvis, d' . Notre-Danie-de-la-Victoire .) 
(Saint-Louis-de-Pin tendre). 

Si officiiillement le recensemenr d e  [out le 

Canada se faisair à la date  du 31 mars 1901, le 
recenseur Achille Carrier a clîi visiter les foyers de 
Pintendre au  cours des semaines et  des mois qui 
ont suivi, con-ime en témoignent des visires aussi 

tardives qu'en juillet dans des secteurs voisins de 

Pincendre. L'Bge assigrié au répondant était, d'après 

la consigne. celui acteinc aii dernier anniversaire. 

O n  a dG corriger cet àgc cn fonction de la dace de 

naissance, heureusement indiquée dans la pluparc 

des cas, e t  de la date officielle d u  cecerisement. 

Le questionnaire de recensemerit comportait 34 
colonnes, dont certaines sont inutiles i iiotre pro- 

pos : v.g. Infirmités (aveugle, sourd-muet, aliénation 

iiientale), Religion (on inscrit toujours catholique), 

Couleiir de la peau (blanche), etc. L'occuparion ii'est 

riientionnée qiie pour les chefs de fover, à ne pas 

confondre avec cliefs d e  famille. Chaque foyer de 

recensement porte iin niirnéro d'ordre si-quentiel 

de visite et peur comprendre pliisieiirs hrnilles ou 

des étrangers à la tamille. Poiir Lacilirer la consulca- 

tion, on a rangé ici les foyers de recensemenr par 

ordre alplîabétique d u  clief de foyer tout en conser- 

vant dans la colonne de gauche le niin-iéro originel 

de recensement. 

Les colonnes plus utiles à notre recherche con- 
cernenr pour chaque personrie recensée les nom et 

prénoms, le sexe, la relation avec Ic- chef de Coyer, la 

date dc naissance, l ' lçc a u  dernier anniversaire-, l'état 

civil et l'occupation. Ce sont les indications qu'on a 

conservées ici en les vérifiant et rectifia~it au besoin. 



Les épouses sont dans ce recensenienc rangées 

dans le foyer er sous Ic patronyme du mari. L'effort 
principal de nocre reclierclie vérificatoire a éré de 

retrouver et  restituer le patronyme originel dcs 
femmes mariécs. On en a profité pour retracer le 

lieu et la dace du mariage, inscrits ici en colonnes 

supplémentaires, et les parents de cliacun des époux 

ainsi que des étrangers à la famille. 

Cette rechercl-ie complémentaire des conjoints 

réels (avec leur nom propre) et des parents s'avtre 
absolurnenr nécessa~re pour distinguer les individus, 

surtout quand on trouve dans le meme recensement 

pas moins de SIX (6) Joseph Couture, quarre (4) 
Josepli Aubert et plusieurs Vital, Moïse ou Henri 

Labrie. 

Le recenseiiienr d'Achille Carrier gtablic à 557 le 
nombre des Iiabitants de Pinrendre en 1901. Le 

hasard de nos rectierches et  les indications cle 

certains dans leurs pages de famille font réalÏser que 
ce riccnsernenc est rncotilplec ec qu'il y manque un 

certain nombre d'individus ou dc familles, donr celles 

de I.ouis Paradis er de Marcellin Fonta,ne, poiirrant 

installées ail cmur de Pincendre. Pourquo, ces omis- 

sions ? Sont-elles les seules ? L'enquête se poursuit, 

sans pour autanr empêcher la publication, sans doiite 
imparfaite, de ce preiilier relevé de la population. 

Ce parient trairai1 de bénédictin ne m'aurait  

guère éré possible sans la collaboration depuis 1995 
de rrois érudiants d'anchropologic, Marc Laquerre, 

Marie-Josée Vachon ec Hélèrie Gagné, cc sans la coopé- 
ration di1 personnel des Archives narionales, en 

parriculier du responsable Renald Lessard: qiie le 
tiens particulièrenient à remercier. 



Fo),ér de Noni ec prénoni Date de iiaissancc 1-1/F Âge Lieu et dare d u  n-iariage Occutiariiin Étar 

recense- (Préiiom di1 pke ,  civi.l 
riienc iiiim et prknum de la mère) 

- 

Alhcrr Il-03-1373 h 2s 

Adeluis 15-09- 1851.) h 70 
Josepli 73-1 1-1.381 ti 1'1 
AniCdi 01-01-1834 tl 17 

TClesplicirc 116-09- 1886 iz 14 

Ciur~is f16-[)3-1S88 Ir 13 
Eriicrilla 16-i:l7- 1 H H 9  f 1 I 

4 1 Aubcrr, Jusrpli 14-L1-1S40 

(Frnnçois ï r  Eniélic Nuliii) 

Bourgcc. h.[.-Arrhrini~r 2 I-Or)-lH>/ 
(Olrvicr r r  blsrpiicricc Halle) 

A r t l i ~ i r  

]osi-pliinc 
ArthCmisc 

Vitaliiic 

J -\:icrur 
h,iaric- 

tioiiur6 
CLlc:>n 

Anna 

Ltii 

Liici :~ 

Jusrpli 



Foyer de Nuni et prénom Date de naissance 1-f/F Age Lieu et date du mariage Occuparion État 

recense- (Prénom dii père, civil 
meiit non1 et prénoni de la mère) 

60 Aubert. ThCuphile 07-01 -1855 h 46 Sriinte-h4argucritc. Oorchrstcr cultivarrur rn 
(Ignace e t  hloniquc Drapraiil 27-0 1 - 1896 
S~lodeau,  Euphéniie 20-05-1857 f -a rn 

(1-leriri ct EupliPrnie Jacqiies) 
[Veuve Jean Aubcrr) 

Lctilin 17-09-1887 f 20 

Rosanna 01-08-1883 t 17 

Ade1i:i 01-1 1-1885 f 15 
Arrnozs IO-01-1884 f 14 

Norma -Marie 22-32-1890 f 10 

(Tous cafanrs de Jean Auber t  er d'fiughirnie 13ilodr.a~) 

En.iiic 04-n3 -1~83  II 18 

(Charles er Zoclc Tùrgeon) 

Bégin, Charles 10-09- 1880 h 20 Saiiir-.Ansclrnc. Il-OS-t90n 
(Chorlcs e t  ZuCle Tlirgctin) 
Baquet-Ln-Moncagiie, Odile 1 1-M-1873 f 21 

(H~rrnE'nEgildc et Caroline Kcmner-l.~iI.iriiri-ii,'! 

37 Begin, Ccorges 17-13-1863 

(Hildrtcrc et Philon+nc Boucin) 
Carricr, Philominc 10-03- i 566 
(Etigtne er Hbllnc Hnll6) 

E rncst 
Robcr: 

É V 1  

nuriut 

'i'elcsphorc 

LUUJS 
Hélënc 
Adriennc 

Hcrlclt>cr[ 

11 BEzin, Hildevirt 1 1-06 1829 11 71 N,-D -Victoire cul~ivareur rn 

(Charles cr  Lucc P;ir.iJis) 09-0 1 - 1865 (2e) 

(\'eut hlarcelliiic- Duinont) 
Dourin, Pliilornlnc 10-03- 1842 f 59 m 

uoscpli e t  Cirherinc Bcaudoin) 



Foyer de Nom er prenorn D a t e  de naissance HJF Âge Lieu er date du nlariage Occupaticin État 

recense- (f réiiorn du père, civi.l 
m e n t  nom et prénom de la mère) 

Joseph 1 3-03- 1876 

Chlrlçq 18-03-1879 

Huhertine 08-1 1 -  1883 

Damase 15-(14-1885 

2s Begin, Jdscph 08-08- 185 3 
[Louis et Louisc Nulin) 

Fcr l~nd ,  hdcl inc 10-10-[Y53 
(F.-Xaïicr rr hlargucrtlc Wuy) 

Juseph 
Marie 
Alexina 
Alice 
O l i ~ r i e r  
Aiplionse 
Aiitoinc 

Kujaiia 

8cg~n. Georges 04-07-1862 
(Luiiis r r  Luuisc Nolin) 

Orner 
Alice 

Alber t  
Jose pli 

27 fikgin. Louis 20-0:- l S j 2  

[Luuis et Liicic Nolin) 
C~r r i c r .  Caroline l(i-n6-1834 

(Eugcnc cr I-ICtène H ~ l l é )  

Anroincrrc 0 2 - ( 1 ~ - l S 7 3  

Anna 08-12-18?!) 
\'altrc 19-08- 185 1 
l-lcnri U 1-08- 188s) 

Lkoncllc 03-09-189 1 
Iicrminc lZ-OZ-lS.i3 

Eugcnc il-Io-1SgG 

11 77 Ssint-Heiirl, 06-06- 1899 culrix atcur m 

f 13 ni 



Foyer de Nom er prénom Dare de naissance H/F Age Lieu er date du mariage Occupation Érat 

recense- (Prbncirn du père, civil 
ment noni et prénom d e  la mère) 

7 1 BCgin, Napülicin 05-02- 18>3 

uacqucs ct Thcrisc Couture)  

Mnric-Tharsile Tiirrottc 22-04- 1 85 3 
(Gnbrtel er M -hlarguc.rirr Fradcr~ 

Art t i i~i i i se  05-04-1x7; 

Giiudiose 1 l-01-187!J 

D d l j i l ~  16-10- i g$ i j  

O l i v inc  22-05-1883 
Fluridi 3 1-03 - 18S5 

Alrxin:i 5 1 -07 - 1 XyO 

1 0  Hernicr. F -h2:irct.l 18-0 1 - 1867 

(F.-Marccl et h,i .-1.. Cirricrl 

Cotf. Rosr-Dilima 13-12-1866 
(Pierre rr Pl7ilomPnc Couture) 



Fo!.er dr Norn e t  pr& i~ i i r~ i  Dace d e  naissance H/F Âge I.ieu rt dace d u  mariage Occiipacicin Écat 

rcccnse- {Prbntini dii pkr ,  civil 
rntric non? r t  prér~orii cle l a  nièce) 

Aligustc 
h1:iric 

L;tur,i 
1-lcctriri~it 
)r is< pli 

Lu rcnz~ )  

M s l v i n : ~  

Nuc l l a  
Ftbl:n~ 

C.im l..i::r~a. AriFl.irtl 25-12-1875 

(Jean cr C ~ l c s t c  Cui i t u rO  
Rbgir);) 1 ?-OS- 1 SS[1 

1El)lircrii ct Zuc  Bil . i[ igcr) 

Eugciiic 
E u d i i x i ~  

X I  -1,ciiii~i 
C111i l~ ; t  

EliL'l ic 



Friyer de Nom ec prénom Uare de riaissance H/F Âge Lieu et dare di] mariage Occupation État  

recenqe- (Prénom du  père, civil 
ment nom er prériom d e  la rnére) 

Juscph 
Horsrt  
Ainnnda 
Sini ion 

Lctia 
RornEo 

Blanclie 

Carrier, Fr'ingois-Xavier 06-03-1 85'j 
(David r r  CJrsule Carrier) 
Tangua?, M -C;corgiana 10-06-1858 
( h u i s  et Luce Met ivicrj 

OdPlir 
h u r ~  
Clurii!a 
L u r n i n ~  

Jusepli 

Anme 

Lcontdas 
Graticlia 

Carrier, G e o r ~ e s  01-08-1x73 

(J -Baptisre er É l ~ o n o r ~ .  i-i!.ird) 
Jcnkiiis, Odilc 27-08-1875 

(Williain er Odilr Lemicux) 

Huxrd. ÉIEOIIU~C 15-10-3S33 

~Luu i s  ct AdClaidc Sariisoi~) 
(Vcui.c Jîan-Baptistc Carrier) 

Allain, Lrori 

Carrier. Hubert 24-09-1867 
(Hiiherr er Anpi-lique Sanison) 
B é ~ i n .  hl.-Philumèiic 28-09-1866 
(Louis er Marie t luar t )  



Foyer Je  Nom et prénom Date de naissance HIF Age Lieu et date ciii mariage Occupation Éta t  

recense- (Prénom di] père, civil. 
ment i ~ < i m e t p r é n u m d e l a m è r e )  

Carricr. Juseph 14-04- 1633 
Ucisep1-i cr  Jvscphrc Nolin) 

Aubcrr, Flurc 22-03- 18.35 

(Antotnc c t  Angcl iq~ic  Carricr l  

Carrier, Joseph 15-U4- 18-12 

I I g n x c  cr hlsdelcinc S~rnsun) 

Aubrrr,  Hermine (11-1 1-1S51 
IIgn;icc cr Monicliie Uriipeau) 

Onisirne 

Si f ru iJ  

Alicc 
Wilfrici 
Orner  
Li.3 
Aghr: 

AIxlculin 

Carrier, Lotiis 04-06. 1863 
(Joscpli c t  M - A  Bouclier) 

Bbgin, Adelinc 13-07- 1867 
(h . l ag lo~c  c t  hiaric-FIavie Dussaut 1 

Lénri 

Clara 

Charles 

Alarie 

Lconidas 

J -,LIaric 

IO- 12- 189s 

29-08- l')O0 

h 37 Saint -Hcnri .  75- 11-lgS4 jutirnn[ier rn 



Foyer de Noni et prénom Date de naissance H/F Age Lieu et date du mariage Occupatiun 
recense- (Prénom du père, 
ment nom e t  préiiom de la mère) 

Érat 
civil 

36 Carrier. 'Tl~iitiolaus t d - ~ ~ - l ~ r l g  
(Louis cr Adblaidc Ulgiii) 

B t s in ,  iM -Cnmillc 14-07-1843 

(Olivier FE Mrrie Curncau) 

Télespliore 10-11-1874 

Olivine 2?-10-1S8 1 

Ancoincric 17-10-1334 

Josrph 07-06-1886 
H o n a r i  03-10-1889 

Pierrc 

Jcisel~li 

14 Chte, Magloire 19-11-1877 

(Pierre er Philonitne Cuiiriirrl 

Léruu rneair, Azilda 08-09 lSS0 
( [ J I  r ic c: Ucib,ina liouffarci) 

CO&, Annv 12-1 1-1876 

(Pterre et Pliilumène Cuiirure) 

CUrÉ, Amandn 24-07-lS79 

[Pierre c i  Pliiloniènc Co~iturc)  

Cuuturc. Plii1ciini.n~ 15-1 1-1837 

(Magloirc r t  hlargutrite C;igucrr) 

(Vcuvc Pierrc CÔtO 

75 Couturc. David 22-02-1872 
i f  -Xavier et AdCla'ide HüIlé) 

Kriiilt-au, Elis:i?ictli 2 1-08-1877 

(G-corçc-s ct Elisabeth \fcrinettc-) 

4 7 Coiir i i r~.  F.-Xavier Lj-08-1831 
(1:rariçoir ec Louise Dumont) 

Cciirurt,  hi -Constance 15-04-183> 

(1 -U.~prisrr er M.-A. Danpiiri~sr-Cliÿssriir) 

Mürgucrrrr 10- 10- 1,459 

Josépliiiie I l - 0 3 - 1 x 7  

li 55 Saint-Josepli. 06-07-1869 cultivateur 

ï 3s 

II 32 Saint-Henri. 26- 1 1-ld95 rcpnriitc-ur 

f 24 

1.1 21 Sairit-Henri. 2 - 1 4  1 - 189% ruirivarciir 

ï 20 

II 2') Sainr-Uavid. 30-06-1896 rCpararcur 111 

f 23 III 



Foyer de Noni er pré r i i im Datt cle na i ssa i l ce  H!F Âge Lieu er da te  Jii rnnri;qe Occupatinn Étac 

receiise- ( P r é i i o i i i  d u  ~ii.re, civil 

ment iiorn ei  p r é i i i > m  Je la ml-te) 

Couriirc. Çi-lir 1 5-03- 1869 11 32 N -D -Vicroirc. 16-06- l ti9 l culrivarcur III 

IE-Xavier rr C'unsr>nr.r Cuiirure) 

Mararids, Aiiar1i:lhc 09- 1 0 - I K ? 2  f 28 in 

(Charlcs ct Nartialic Lalrbcrré) 

4!, C<inriirt, Gcorgcs 1)1-08- 1860 tl $1) Saint-Jris<rl.ili, 28-09-1X86 ciiiriv;lreiir m 

(Fr:inç<iis-X~vier er IJrsulc Dtgin) 

Rucl, h.faric-Arlicic 2~-0c)- 1 364 L' 36 m 

(Juscpli r-r A&lc L ÿ r u s c )  

Cour iirc. llrsulc 14-08- 1 816 I j4 

(François-X:ivicr cc 1 Irsiilr- i$i-:<in) 

Ucgiri Ilrsiilc 2f3-[1l-lH20 f X I  

Uoscpli C r  h[srir -A Bourget) 
(Vcuvc 1 ' r~ i l f r i i s -~s i .  icr Criuturç) 



Foyer de Non1 et prénom Datedenaissance H/F Âge Lieu et date du mariage Occupation Etai 
recense- (Prénom du père, civil 
ment nometprénomdekrnère )  

Loucurc, Joscph 09-05- 1 Y 56 
uoscpli ct Olive Durniis) 
[Vcuf Doniitillc Samsori) 
Sanistiii, Philomtne 28-10-1852 

(Thumas et Marcdine Buurger) 

Auclclic 

Joscph 

AIlrcd 23-02-1554 
(foscph et Durnitille Samsun) 

Couriire, 1-ouis 16-0 1- 1856 
( E - X ~ v i r r  er Adélaide Hallé) 
Boilard. hl.-Georgiinna 1 S-07-1860 
(Joseph er Philomène Cliarland) 

Marianna 

Louis 
ij,,,ll, 
Juliertr 

Henri 

Lotiturc. Pierre 15-03- 187 1 
(Francois cr Constancc Couturc) 
Francaur, Marie 04-12-1575 

iProspCrc et  Phil Lacasse) 

Joscph 02-06- 1898 
LUC~CO 01-08-1399 

Dallairc. Pierrt 09-05-1338 

(Olivier c t  Suzanne Carrier) 
Rud, M.-Délima 18-07-lS35 

(Louis ec Angéliqiir Boulanger) 

h 30 Saint-lsidurr. Durchester c~11riv:ireur m 
20-07- i 897 

f 25 ri1 

h - 7 

h 1 

h 62 Snint-Joseph. 05-07-1864 ciilriv~ceur m 



Foyer de Nom er prénom Date de naissance H/F Âge Lieu et date du mariage Occupation Érat 
recense- (Prénom du ptre, civil 

ment nom er prénom de la mère) 

73  Uciners, Gcorgcs 25-12-1843 

(Étierinc er CCcilc I.,znibcrt) 

Vdlikrc, Cc1in:i 1 5-08. 1846 
(Louis e t  hnfirlc Tdtrir) 

Maric 08-06- 1 $74 

Xavier 78-02- 1876 
Albcrt 03- Il-1877 
Aiiria 16-02-188 3 

I-lerrnsnuir (') 14-0s- 1885 

Desclianips, Clara 119-01-1874 
~Clrment  c t  btaric-\'irginie Delape-Larivicrc) 

69 Dubeau. Jcari-Uaprisrc-2. 24-03-1839 
(Jean-Baptirtr er Rachr-lle \Varren) 

(Vr~~f '~ l [saber t i  Boucheri 

Dubeau, Louts 24-1  1-1872 
(Jean-Llapristc-%. er L.-E Btiiichcr) 

Coururc. A~i iünda  22-08- 1874 
lF . -Xa~ic r  e t  Marrc-Constance Louturr) 

39 Duinrint,  €lioiinrd 01-01- 1867 

(l'rnii<;vis cc Érnilir Turgcon) 

Bcgiii, ZEl ia 13-06. 1815s 
(Chrirlcs er É l i s ~ h e r h  Ttirgciiii) 

11 28 N -0 Lcvis, 16-06-18'1 1 culrivarcur rn 

i' 26 111 



Foyer de  Nom et  préntim Date de naiss~nce  HJF ,ige Lieu et date du mariage Occupation Érar 
recense- (Prénom clu p h ,  civil 

meru nom et prénom de la niGre) 
-- ---- 

Mitrie 

l'liilippc 
Déii?crisc. 

Zoé 
Louis 
Eva 

Pierre 

76 Furticr, Cypritn j 1-03-1856 11 4 5  N -1) -Viccoirc, 15-04 - 1890 rÊparareur ni 
(I-rsnçors et Aiiastssie C~gnb) 

L;iLonri, JosCphinc (13-01-1869 i 37 in 

(Paul ct Odile Duqucr) 

Jusepli 
Alherr 

Luçicn 

LC0ii 

70 Fournier, Lioii 18-03- 1838 II 67 Sainr-Juseph. 01-09- 1884 torgcron 

(Éri înnc r r  I~ l~éor i s tc  Bellavaiicc) 
Nulin, Marie 28-07- 1847 1' 5 3  

(Jean-Bapristc c t  h~lsrgiicrirr GnpnÊ) 

8 1 Cosseltn, L ton  24-07- 1 P:i6 1-1 54 Saiiir-Hcnri, 27-08. 1867 ciilrivatilur m 

IAntainr er Anastasic S!ludcaii) 
Uraudoii>. Camille 18-03-185 1. f Sl i  ni 
(M:lglùirr cc F~ctier Beaudoin) 

Flurida 
Cieurgiiia 

Josrph 
Grxia 

16 Giiay, Ferdinand 18-01-1873 Ii Ib:  Slinr-)etci-Chryslistoiiic c u l r i ~ ~ ü t c u r  m 
(Anruiiic ct Esrl~er  C~iuturc) L u  ??-(j1-1Syj 

Goiiler. A n n a -  bldrie 12-12-11375 f 25 ni 

(Erienric cc Marie LaCrcnaye) 



Fo)*cr de Nom et prénom Date de naissaricc H/F Âge Lieu e t  dare d u  mariage Occupation Érar 
recense- (1)rLnorn du pére, civil 
ment nom et prénum J e  la mère) 

.- 

Anna-Marie 2.3-CIS-lXyh i 4 
Joscpli jl-lij-18q7 h 5 
A rsk ri c 01-07- 1898 II 2 
Picrrr j0-07-1899 h 1 
Lucirii 04- 12- 1900 11 O 

Parcnr, CyrilIc vers 1Sd7 ti 13 dorncstiquc 

23 Gusy Fcrdiiinnrl-Odiiic 22-05-1857 II 43 N.-D -Virrorrc. 20-06- 1502 ciiltiviireiir in 

(Aliroinc c t  Lsrher Hallc) 
(Lrrirr, bi~1vin:a i0-1i3- I 862 f 38 m 

(Joseph î t  Flore Aubert )  

Plantc. AdilsrJ 24-t19-I886 1) 14 
(Joseph rr Florc Carrier i 

72 (:ugy, Joscl>l~ 06-0 1 - 1 869 h 32 Süinr-RgpIiaEl. Bcllrcliassc cu[tivarcur ni  

(Pirrrc cr Arzllir Enou0 26-1 1-1SYI 

Dlais, Amdnda 08-10-1873 f 77 rn 

(Sinirm cr Anna Marcruil) 

Anna 

Picrre 

Marie 

Agéiir 
Donrc 



Foyer de Nom et prénom Dale de naissance HIF Âge Lieu ct dace du mariage Occiiparion Éra t  

recense- (Prénom du père, civil 
ment riom ec prénom de la mère) 

2'9 H:iIIE, Aloscpli-Arrhur 

(Aiigust~ri ct Virginie Roy) 
Carrier, M.-ValPda 

(Thimulaüs et M -C B i g i n )  

Flzll6. Alphonse 
(Aususr io  ct  f,ii;riiiic R(iy)  

Carrier. M -Annc 

(Thliiii,l,i~ls cr -C BCgrn) 

Caron. A r r h u r  

Fi l rcaulr .  Benjamin 

(Eiigknc cr Udilr Grigotre} 

17 i-ialte, Odulc 

(J -13sptistc c r  IM -L. Gagnl) 
C:.ii-rier, Kosc-Délims 

ILu.qlnr e t  HéIPiw Halle) 

A r r l i u r  
Aiice 

Alfred 

Rosanna 
Alphonse 
Caroline 

Lucicii 
Aur6lic 

HClcric 
iUichel 

Leun r i l ic 
h-le rida 
R~c l i c l l c  
Lin* 

Jrihiiy 
Philippe 
Laura 

f O 

11 73 Pinrendre, 10-07- 1900 

t' 7 1 

ciuvricr agricolr 

ouvrier agricole 



Foyer de Nom c t  prénom Dare de naissance H/F Âge Lieu et date  d u  mariage Occupation État 

recense- (Préiiom du père, civil 
meiit nom et préiiom de la mère) 
-- 

5 3 Labric, Henri 2iI-(i3-1S7 1 11 O Saint-Henri. 24-Oh- 1889 coniriierysnr 111 

(Vira? cr I)omirillc UCgin) 

iLIctivier, M.-Jos<pliinç 15-03- 1069 t 37 in 

{N;izsire er Suphic Coururc) 

Jcseph 
H t  nri 

Alyre 

Anni  

AdClnrd 
hlriïsc 

hlherr  

hnrciinc 

Alicc 

M -Loui>t 

Hcnri 

5 1 Lagutiin, Rubcr t  i X - ( f i -  1 S66 17 $4 
(P ie r re  c r  Maric-Angiliclur Gusy) 

Csrrier. iblagloirt. 16-03-1839 II 67 
(Ignacc ct iMüdcleine Samsun) 

{Vcui' Pliilumrnc Drimontl 

32 1.cni iciis. Dilima 
(Ji . i r i  1.1 Mdric-Annç Carrier1 

(Veul-c 0 c t : i e e  Cÿrriçr) 

Gdston Carrirr 

.4uri.liç Carrirr 
icl3ric-L. Carrirr 

Alusrna Carrier 
hilicrtinc C:drritr 

W I ~  hcrninc Carrier 

Honorius Ciirricr 

prt t r t  ïu r r  C 

jvurnal irr  1, 

orphclrnc 

dunicst ique 



Foyer de Nom et prériom Dare de naissance H/F ,ige Lieu et dale du mariage Occupariori Étar 

recense- (Prénom du père, civil 
ment nom er prénom de I n  rncre) 

Carrier, Ag136 25-0s- 187 1 f Zr) 

(Octave et Dtlrrna Lemicux) 
(Vcuve AdGIard Samson) 

Juseptl 14-fl7-1%7.3 

Anna Oh- 10-1877 

Jvscphine 05-1  1-iS?v 

i\.IC:ivicr. Pliilémon 20-06- 1862 
(Nazaire cc Sophie Couture) 
r ~ o p > c l i n ,  .. . Am:inr!a 23-05-11367 
(Viral  c t  Louisc Closidii) 

Couturc .  Cilina 16-1 1-1876 

Acliiilc 

Pelccla 

Arthur  

N;ircicc 

Einilic 

LCopr>ldinc 

PtiiliI,p<i 

hl -Louis? 

ouvrier ;igricolc c 

li 2'1 Saint-Hcnri, 24-06- 1839 cultivatruc r n  

77 f -- rn 

II Ir) 
f 1s 
11 16 
I I  14 

f 12 
F 10 
ti 

., 
C 6 



Foyer de Nom et pr4nom Date dc naissalice H!F Àgc Lieu et date du mariage Occuparion É r a t  

rer-rnse- (Prénom rlu phre, civil 
mel i t  non1 et prénom de la nière) 
-- 

Nrrlin, h.L:iglriire 2 1-0:)- ls5(1 11 50 N - 1 )  -\ ' ictci irc 

(SlsbTloirc ct I-uphrosiiic Proliln) 0.3-1 0 .1~02  

!Veiii Eliiiire Carricr) 

1.rhlonrl. kl -Pliilrir~lcnc 23-1 1-18?! F 29 
(Jiiscpti et  XL:~ric-Rrise Gar;tiir) 

(Ir rn;iriagc dVci hl -Philuo>ki~c 1-chlund) 

h.Iaric 07-1 3-1892 f R 
Jriscl~li 17- 12- 1 S5i3 11 
Alm:i (i i - I  1-1394 f 6 
1.i.d 20-1 1-1896 f i 
Eriicst 17-0'j- 1 S$)y 11 2 
Riiuiri<ind 10-1) 1-1901 II 0 

Robcrrwn. Jutiri 2 1-09- 1837 

iCti;trlcs-Ttiorn~s t t  Pliillimi.nc Nulin) 

St-Picrrc. Jriscpli 0s- 1 0- 18x3 



Foyer de Nom et prénom Date de naissance HfF .kge Lieu et date du mariage Occupation État 

recense- (Prénom du père, civil 
ment nom ec prénom de la mère) 

66 RhCaurnr. Artliur 19-02-1 SG4 
(Anselme et Adcline Sirnard) 

Boissonaiilt. Esrlier 04-03-1867 
(Cypricn et Caclierinc Murin) 

Cliarles 
Égide 

Gertrude 

Aiijclnic 

hiilrie 

8 Rubcrgc, Ériennç 19-03- i 839 

(Étienne cr Marie Diigiirnii,Raprrsc.) 
(Veuf 3ri;ïrre PI:iniç) 
Samson. Marie 03-07-1852 
(François e t  Brigitte Nadeau) 

Picrrc 
Lucic 

Ann* 

Lucien 

45 Robergc, l y d i a  IO-03-1881 

(Érieniie et b l ~ r i c  Snrnon) 

13 Ruel, Gerniaiiie 15-03-1833 
(Franqois er Rosalic Lemieux) 
(\/cuve Édouard Lagueus) 

Éduiiard Lügueux 16-01-1858 
Philippe Laguçux 03-07- 1860 

6 1 Therricri, Édouard 14-09- lS71 
(Samucl et Marir More.iu) 
Morrau,  Athaia 03-1 1-iS69 

35 Tliii.tcrgc, T61csplicirr 1 9-0s- 1864 
(Louis et Lucc Carrier) 

Thivierge. Anria 01-04-1867 
(Louis er Lucc Csrricr) 

Tliivierge, Jacques 1 5-03-1829 
(Louis e t  Chorlotte Cantin) 

11 37 Saint-François-de-la-kvibre- opérarcur m 

du-Sud. 01-02- 1892 

1 33 ni 

domestique c 



Foyer de Nom et prénom Date de naissance HIF Âge Lieu er date  du mariage Occupation Érat 
recense- (Prénom du père, civil 
ment iiom et pri-nom de la mère) 
-- 

65 Tiirgcon, J -Charles 
(C113rlc1 CC M.-Odile Brocliu) 
Rov, h.1.-Anna 

(Thonias rr Célrnn Gsgnc) 

Ctiarles 
) -,Uar~e 

Luciennc 
Rodolphe 
Uéarricc 
Jiilicn 

Roy. Clnra 
(Thomas cr Glina G a g n i )  

67 i'allikrc, Josep l~  
(Frederrc er Rosalie Viirnorit) 

Rouleau. A -DiIlnia 
(Jusrpli et  IJrsulc Gusselin) 

Rusanna 

Jose pli 
blarii: 
Éticnnc 

\';ilIii.rc, Fredérir 

(Anroinc rr Maric Paradis) 

Uuni~irit. Rusalic 
(J~iscph er Rosalie Samsun1 

29- IO- 1 SS7 

IO-04-1839 
27-01-1831 
15-02- i 595 
20-03-1 598 

di 32 Saint-Henri. 26-1 1-1890 
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f -a généalogie est une discÏplinc scieiitifique 

ripolireuse, qui s ' apparen te  à l 'histoire e t  5 la 

démographie. C'est iine source fécoride où puiser 

pour les études de cornmunaut&, conime celles qu'on 

rialise à l'occasion d'un centenaire. 

La généalogie est nussi une passion qui dévore 

dc plus en pliis de Québécois, et pas seulement des 

retrairés ou des femmes en nia1 d'activités pour meu- 

bler leurs loisirs. Bien des jeunes s'y livrenr avec 

incérét e t  de nombreux amateurs ont  acquis une 

n3;lîcrise en ce doniaine, q u i  en fait de vtritablcs 

professionnels. 

Pintendre n'échappe pas à la règle. Beaucoup 

de familles ont pu retracer leur origine jusqu'au pre- 
mier ancCtre venu de France et  marié au pays. En 

nous remettant leiirs phocos et leur texre polir 1'31- 

buni du centenaire, plusieurs respoiisables fam~liaux 

ont fourni à nos recherches des points de r e p h  et  

d'utiles précisions, quand ce n'éralt pas des généa- 

logies con-ipli.tes. Sans énumérer  toutes  ces 

conrribiirions particulières, il faut souligner l'apport 

remarquable de Simon Brouzird, dont l'ardeur gé- 

nealogique ne connait aucun répit e t  n'a d'égale que 

celle d'iin ocrogénaire, Télesphore Coucure, qui ÿ 

consacre ses journees dc recraité et même, part'ois, 

ses nuits d'insomnie! 

Les soixarite-doiize (7 2) généalogies retcnues ici 

concernent quarante-trois ( 4 3 )  pacronymes, ce qui 

implique, c'est norn~al ,  que certaines familles soii- 

clies se sonr demiilripliécs avec le temps polir former 

plusieurs branches ou lignées portant  le m é m e  
piiti-i-iriÿrnc. On trouve huic lignées de Courure, sept 

de D u m o n t ,  six de Carrier, trois de Begin, de 
Gosselin et de Mérivier, deux de Labrie, de Aubert, 
de Deniers, de Fontairie et de Jolicœur, etc. L'lndex 

en cête de ces généalogies regroupe ces IignCes sous 

un même patronyme er range ces derniers en ordre 

alphahPtique. 

Sans être arbitraire, le cl-ioix de ces six douzai- 

nes de généalogies est Eoricrion de certains crrrkres 

de deparc et des contingcrices de la recherche. 

Le critère de base, c'est la présence d'un patro- 

nyme aux débiics de Pintendre, son inainticn jusqii'à 

aujourd'hui er le nombre de ses porteurs. Les dis- 
partis e t  les nouveaux arrivarirs passent au second 

rang. 

Le chois primordial sc fonde sur le recensement 

fédéral de 190 1 ,  intégralement reproduit dans ce 

livre, qui comporte 77 patroiiymes differencs pour 

une population de 557 individus. 

Le nombre de patronyiiies en 1956 croît à 1.50 
alors que la populacion triple presque a 1 460 I-iabi- 

rants. L'augmentation se poursuit en 1971 pour 

atteindre 225 patronymes pour iine popularioii totale 

de 1 580 individus. Mais c'esr en 1993 que la situa- 

tion littéralement esplose : 835 patronyiiies pour 

un total de 5 77 1 habitants. La miilciplicacion des 

patronymes se poursuir depuis avec l'arrivée de noii- 

veaux venus en provenance de partout. 

L'article publié en février 1999 dans l'Ancêtre 

(XXY 5-G : 149- 16 1). SOU5 Ic logo du cenrenaire cc 

le titre 0 Les familles soiiclîes de Pintendre )), retrace 

l'évolution au coiirs di1 siècle de certe population er 

de ses patronymes. 

On s'est donc concentré sur le noyai] central 

des fam~lles révélb par le recenselnenc de 190 1. C'est 

iine étudiante en anthropologie, N~ichalie Sr-Laurenr, 

qui ,  i l'été 1995, a reconsticuc iine trentaine de ces 

gknkalogies. Ce travail de reclierche, de vérificariori 

er d'ajouts s'est poursuivi sans rel2che depuis par le 

soussigné principalement, aidé d e  collaborareurs 

bénévoles de Pinrendre. D'autres patronymes se sont 

ajoutés et la diversificarion dans certains cas s'est 

faite en plusieurs lignees. 



Le travail généalogique esr lent, minutieiix et 

sujec i~ bien des aléas. 11 repose essenriellement sur 

la découverte  d u  lieu, de  la da t e  d u  ( a u  des)  

rnariage(s) ainsi quc des noms, prénoms et surnoms 

des mariés er de leurs parents. Les grands diction- 

naires ginéalog~ques ec les répertoires de mariage 

par comté conservés i la Société dc généalogie de 
Québec et  aux Archlves nationales du Québec sur 

le campus de l'Université Laval sont les instruments 

privilégiés de recherche et de  vérification. 

Quand, au recensement de 1901, on trouve six 

( 6 )  Joseph Couturc, i l  Faur bÏen s'assurer de qui 

chacun de ces six individus est le fils ec à qui i l  s'est 

éventuellemenr marié. Q u e  ce mênie recensement 

indique les épouses, non par leur nom de fille, mais 

sous le couvert du patronyme de leur mari, ne 
simplifie pas la ticlie. 

De nîèrne quand François-Pierre Morin ciimiile 

les mariages jusqu'à une qiiacrièmc épouse, i l  laiir 

être très pruderit dans l'attribution d'une mère à 
chacun de ses desceridancs! 

Aux généalogies des principales fainilles sou- 

ches de Pinrendre, on a joint, pour des raisons d e  

convenance politique, la généalogie de quelques 

familles récentes : c'est ainsi que figure ici la génia- 

logie des Goupil, des Tremblay et des Lacliance. 

La numérotarion des générations se fait en chif- 
fres romains en considérant comnîe première la 

génération du premier mariage en Nouvelle-France. 

La petite introduction sitiie l-iabituellei-i-ient l'origine 

des parents de cette première génération dans une 

ancienne province française. 

Sauf pour les nouveaux venus, ces généalogies 

s'arrkrenc en général à la génération des grands- 

parents des familles accuclles, dont le mariage a éré 
célébré entre 1880 ec 1920. En moyenne on compte 
de sept à neuf génirations. 

1)arfois la dernière ggnération comporte la ii-ien- 

tion de plusieurs frères ou S E U ~ S  q u i ,  ou bien se 

sont mari& a Pincendre, ou bien y ont réside er 

elevE leur faniille. 

3.e nom des parents clu mari apparait à la géné- 

ration supérieure; celui des parents de la conjointe 

figure enrre parenrl-iises sous le nom de cetre der- 

nière. 

O n  a simplifie la localisacion des mariages en 

reinplaçant Ic. nom de la paroisse par celui dc la 

localité : par exemple, Saint-Louis-de-Gonzague par 

Pinrendre, Saint-Antoine par Bjenvillc- ou Tilly, 

N0ti.e-Dame-de-la-Victoire par N.-0.-V. (Lévis). 

Pour la majorité des localités se situanc dans le 

voisinage de Lévis-Québec, on a supprimé la men- 

tion du comré,  sauf quand il fallair é i  'icer ' iine 

possible confiision : v.g. Sainc-Pierre ec Saint-Fran- 

çois (Monrmagny) par opposition aux deux paroisses 

d e  niéme nom à l ' Î le-d 'or léans.  Q u a n d  Saint- 
Joseph apparaîc sans autre indication, il s'agit de 
Saint-Josepli-de-la-Pointe-de-LPvy. 

Les 72 tableaux présencis ici, dans la forrne claire 
et  siinple que leur donne Mariecce Villeneuve, ne 

prétendent pas être exempts d'erreurs ou d'imper- 

fecrions, mais nous avons fait l'impossible pour  tout 

vérifier. Dans cetce tâche de contrôle final, j'ai bénéfi- 
cii  d u  concours inestimable de mes collaboratrices 

ec des gens du milieu. 

J'assurne coutefois seul la responsahilicé finale 

des tableaux tels que publiés e t  des erreiirs qiii peu- 

vcrit subsister. 

En  t e t t  des tableaux, la carte des vieilles pro- 

vinces de France, d'ou sonc originaires nos familles, 

est I'euvre de mon collègue de Montréal, Georges 

Létoiirneau. 



Aubert (Marie-Armoza) 
Aiibert (~aul-Émile)  

Bégin (Jean-hllarc) 
Bégin (Joseph et Damase) 
Bégin (Odilon, Georges et  Joseph) 

Bélai~gcr (Philippe) 

Bcrnier (Pierre) 

J3l;us (Gaudias et Joseph) 

Bouffard (Josepti) 

Bourget uean-Paul) 

Boutiii (Joseph) 

Brouard (Adjutor) 

Campagna (Marie-Anna) 

Carrier (Alexandre) 
Carrier (Eugène e t  Georges) 
Carricr (Henri) 
Carricr (Lionel) 
Carrier (Pierre) 
Carrier (\Xrilfrid) 

Côté (Magloire) 

Couture (Alfred) 
Couture (Alice Yvont-ie) 

Couture (Alphonse et  Joseph) 
Coucure (Édouard) 
Couture (Eudore) 
Coucure (François-X. et Eugène) 
Courtire (Honoré, Félix er Pierre) 

Coticure (Théodule et Evlagloire) 

Dallaire (Pierre-Xavier) 

Derners (Ar thu r )  

Derners (Georges) 

Dunion[ (Adelard et Philéas) 
Dun-iont (Alice) 
Dumont (Annecce) 
Durnonr (Artliur) 
Dumont (Gérard) 
Dumont (Philippe) 
Dumont (W;lliam) 

Fontaine (Honoré) 
Foncaiiie (Jean-Baptiste) 

Fournier (Léon) 

Gosselin (Gérard) 
Gossel in (Gracia) 
Gosselin (Marcel) 

Go~ipil  (Linda, Marquis er Rial) 

Grondin (Joseph) 

Guay (Ferdinand) 

JolÏcœur (Alfred) 
Iolicceur (Ernile) 

Labrie (Henri) 
Labrie {Mo-ise) 
Lacllance (Albert) 

Laflam ine (Philippe) 

Larocl-ielle (Luc) 

Mercier (Robert) 

blérivier (Allyre, Joskphine cc 

Pliildmo~i) 
Mtcivier (Josepli) 
Métivie r (Koniéo) 

Morin (Jeanne) 

Nadeau (\VilErid, Augiiste et 

Léon) 

Noël (Francis) 

Nolin (Magloire) 

Paradis (Clarida) 

Pelchat (Gisèle) 

Plante (Charles-Henri) 

Roberge (Théophile) 

Robertson (Cl-iarles-Henri ct 

Alexaridre) 

Samson (Adélard) 

Treniblay (Hervé) 

Vallière (Joseph) 



Fils d r  J:lcqucs Aiilierr er de Msric LcUuuchcr. CIeudc Aubert trair  orisinaire dc Sainrc-Crois-dc-Troar~~, ~rrondisseiricnt dc Cacn, iv+rllC tic. 
13nyewj  Ncirm.tiiJie {Calvarios), où i l  aur:iir tpousf vcrs 1643 Jacclurline Luc:is. Nomnié norairc scigncurial de Hcauprb cn 1650. plis norairç 
royal lc 221 janvier 1664, il scrait J C r i r i é  le 1') avril 169-1 a Québec i l',igc dc 80 ans 

G é n é r a t i o n  Prenom et i iom Lieu et date 

du mariage 
I'rénom et iiorn du  conjoiiir 
(Prénoni du pi-rc, n o n i  de la inère)  

1 Fcli* Aubcrr Claire-Fran~uise Thibaut 
(Guillaume & hladclciiie Lcfran~uis) 

Aiigiliqiie Tesr il 
(Picrre & Gencvitvc Rigault) 

I I I  !-:: . < < : i \  tliibcrc Sr-Joscph 
27- 10- 1727 

bninquise (.:xi-riirr 
(Ignace o< I1crrinc Grenecl 

V Écicnne Aubert 
(vf M -L Girneaii) 

hlargui-rire Wissori 
(Anroiiic k Genc\~ii,ve  OP^) 

V I  Ignxc' Aubert Sr-Jriseph 
Iili-08-1836 

Muniqiic Drxpçuu 
(,Iran-Baptistc & Thérèse D~liiirc) 

Délina BCgiii 
!! :116+ic5 k Ar18il iqi1~ B~iurgrO 

Jr;in hiiberr 

Francois-X~\rirr Carrier 
L. 'FI I . I~L,  & Madelcine Samson) 

hi~rir-Arinozx Aubert Piiitcndrc 
(Jwn a EuphCniic Bilodcnu) 72.06- IYOS 

Fils r l c -  j a c q u c s  hubcrz cr Jc iCLsric LcBoucl~cr, Claudc Aubcrr crair originaire de Sainte-Cruix-Je-Troarn. arrundisscmcnt dc Gien, evèché dc 
R.iycm, Noriii;~ndie (Ciilvürlosl, oit il lurair Cliuusi vers 1643 Jacqueline Liicu. Nomrnri- rioraire sei~nciirroi de Bcaupr6 Fr1 1650. puis nurairc 
ruynl le 2I ian\.jcr 1664, il rt:rair déc-éd4 le 19 nirril 1694 à QiGbec i I ' igc iIc S(! '11s. 

Génératicin Prériom ct nom 

1 Fi-Iix Aubcrt 

Lieu et darc 

du mariage 
Prénuni sr nom d u  conjo in t  
(Prénom du pcre. nom de la mère) 

I I  F r a q o i s  Aubcrr 

Fran<~ise Carrier 
(Ignare k Perrine Grcncr) 

V Eticnne Aubcrt 
(L-f 1i.I.-L Corneau) 

Sr-Joseph 
IO-07.1838 

Émile Nulin 
(Pierre 8: Genevièvr Girard) 

VI1 Joscpli Auhcrl 

VI11 lusrpli Aubcrr 

Arrlitmisc i301ii.g~ r 

(Olivier & bIargucrirr Halle) 

Gracia Dclislc 
(Napoleon 6r Ernnia Uourgtt) 

hladeleine Couture 
(Alfred &k Annn Oueller) 



Issus dti rnariigc de Jacq~ ies  Bégin, de 1-cint1ri;i- : t d 'Anne  i \ l t loquc vcrs 1625 i Sain[-liriii;xrd ~ I c  I4unRetir. arruntlissrmrrit Poiit-L'L\.Squc. 
C\,br!iC dc Ltsieux. Niirnisndic (Calv~idos).  

G,énérarion PrCi~on~ et nom Lieu et dstc 

du mariage 

PrLnom c t  nom d u  cunjoint 
( P r é i ~ o m  di1 ptrc,  iluni de la  rnl're) 

1 Liiuis Ucgiii 

\J Jcdn-Uapcisre fikgin Sr-Joseph 
01- 1 U- 1811-i 

VI ~risc~li-l?lic. Bfgiii M.ii-ic-l.iiiiisc Roy 
cLuiiis A Élissbcrh Crinriri) 

Sr-Joscpli 
25-1  1-1856 

Emrrenr:r Carricr 
(Clidrlrs 8: .hidrit-I.u~iisr UourFcr) 

X Jean-Marc, LIégin 

Issus Ju mariage de Jacques Bigin ,  cic Hunfleiir. t r  dc h n n c  i \ le luqi ic vers 1623 a Sainr-LConsrd r lL l T~:iihctir, nrronJisscrncnr Ponr 1 1 \c.quc. 

évi-clik rie Lisieux, Norrngndie rCiI\.~dos). 

GiriPration Pri-nom e t  nom Pri-nom et nom du cuiijoinr 
1Préi1om du p è r e ,  nom de la  mère) 

11 jcü[i-Ual?tisre nigin Sr-Joscpti 
23-01-171,j 

blaric-Luiiisc Carricr 
clgnxc x Pcrrinr Grciict) 

1 I l  Jean-Uaptistc Bcgin Sr-Jurepli 

23-1 1-1739 

Sr-Juseph 

27-10-178s 

Lsrticriiic 1-IsliE 
(Lu~irs S. I-raiîçriisr Carricr) 

VI1 Augustin Bcgin 

iLlCriiJ't hlcrcicr 
(Al t \ i j  k Pétriinillc L:iliiiinre) 

I X Jusrph Hésin 

Damase Begin  

Piiireiidre 
i 11-09. 1 y I 8 
Pinrcndrc 
2T-06-  1923 



Isstis dii marinRe de Jaçqucs Begin, dc Honfleur. et d'Aniii  \ I <  Iirrluc \ w r s  1613 à Sainr-Lbonard tlc Honflcur, n r r o r i J i r ~ ~ : i i ~ i i r  I h r - 1 -  !bveqiic, 

ér~krh6 <Ic- Lisirus, Nornlnndic (Calvados) 

Géntcarion 

1 

I I  

I I I  

IV 

'Y' 

V I  

V l i  

V l l l  

Prknom cc nom 

Jcan-Baptiste Uegin 

Je~n-Bap t i s r c  Bcgiii 

1 lilklt: ~ 1 . r  Btgin 
(VI' Aiarccllinc Dunioiit) 

Juscph-Odilon Uégrn 

Lieu et  date 
du müriqc 

Québec 

i > - i u - r 6 6 s  

Sr-JOFI ]:II 
23-01-1714 

St-Joseph 
23-1 1-1739 

Sr -Josçpli 
18-04- 1763 

Sr-Josrph 
17-10-17RY 

St:Jrisepl~ 
22- 1 U- 182.2 

(?) N -D -\'. (Lévis) 
Ur)-01-lS65 

N -D.-\! (Lbvis) 
13-09-1Y93 
N -il-\' (l.évis) 
01-07-18'91 
N -D.-V (Levis) 
12-U5- 1902 

I'rénom et noni du conjoint 
(Prénom du pi.re, riorn de la mèrc) 

blaric-Rosc Noiiri 
(Picrrc c;. ,LLarit-Rose D o r v a l )  

Laclicrint 4;ilIi 
(Louis Sc 1 rangoisc Carricr) 

Pliilriinciic Boutiii 

(Joscpli &! Edtlterine i3t:iiiJiiin) 

I'l>iiomPne Boiicin 
(UnvirI Y. Si i~~l i re  Buldtic) 
Pllilumène Carrier 
(Eugène Yi Hdi-iic Hallé) 
A n n s  Bégin 
(Louis & Carolinc Carricr) 

Issus d u  nlariagc dc Louis ti.icb\,rc dit 13ri~ilangcr r t  dc Xlnric \'crncuil.  cl^ \-i;::.. arronciisscnrci7r Pcintoisc 3rchrvCctic dc Paris (\!;il-d'Oisci 

Prénom er nom 

Nuel Belangcr 

Jules BClinger 

Joscpli BFlinper 

Marie-Laure l l k l a n g e r  

Lieii er dace 

Ji] mariage 

Stc-Faiiiillc 
23-  10-  1669 

St-Ilcilri 
16-06- 193s 
Sr-Hcnri 
12-06- 194 5 
Piiitt-qidrc 
07-05-1Y3,l 
Pintcnclrc 
11-10-1352 

I'riinom er nom du conjoint 

(Prknom du piire. nom dc la n-icrc) 

hlaric Planrc 

u r a n  a: h1arhiir;ne Dcliigrc) 

hlatic-louis? Pépin-Lacliancc 
(Gen7;lis k hl.-.4ngkiiqiie Btouin) 

Iienrircce P3radis 
(Ignace & h l~ r ic  Ruiirassÿ) 

hl.-JosCphinc N a t l ~ i i l i c  Plaiitc 
(hnibroisc &. GenwiPw N:idezu) 

U~lz2inirc  Paradis 
(I'icrrc ti Mar i t  V:tllibr~) 

,.\Ifridine Utriur!h>in 
(Joseph Sr Mari, \'all;:rr) 
]canne d'Arc Lüt)t,iirc 
(Adélard k h,i;tric ïurgcoil) 
I rènc Den-iers 
(Arthur  Sc Alcxinn Bourgcr; 
Picrw Carrier 
(Édouard ü. Alicc Canrin) 



Issiis du niariagc J'Yrc-s Ucr~ier ct de A.Lr~liclle. TrC\.ilct. di; Saint-Gcrmiiin-l'Auxcrri>is, irct~cv~cti; d r  P:iris 

C;-ÉnCratiori iJr&nt.)rn cr noiii Lieu er date 
du mariage 

l'renom cr noni du conjoint 

IPrCnom dii pèrc,  noni de la rni.rc) 

1 \' Jean-Baptisrc Bcrnlcr Cap-Sc-Ignlcc 

21.1 1-1730 

Fraiiyois-Marcel l3rrnic.r St-Joscpli 
17-09-1 Sl 1 

V I  Fran<or>-hlsrcçl 8rrnicr Sr-Joscp1-1 

1 t - 1 Y 5 2 

1'1 1 I;ranqi,is-h-Iiirccl Dcrriicr N -D -\I (LCvisl 
1 3 - ( 1 2 - i i l s ~  

VI11 Pirrrc 13crrzicr Sr-Da\*id 

[5-01-L917 

Lieu et rlnte 
dii mariage 

I Pierre BI;iis 

I I  Pierre Bhis 

Sr-Picrrc 
27-10-1777 



Géni.ratinri Prénom cr nom 

i jacqiies Bouffard 

III Atiibroise Uouffird 

1 V Ambr<iise Bouffard 

V Pit.rre Bouffard 

V 1 Louis Bouffrtrd 
(vf Crlina Gagii6) 

171i Josepli Boufffixd 

Lieu ei date 
du mariagc 

Si-1-irnri 
23-08-1773 

Sr-Hcnri 
01-IO-179s 

Sr-Anscime 
13-05-1839 

(2') Sr-Henri 
25-07-lSS2 

Pinrendrc 
IO-06-1913 
SI-]\;;!rire 
'>7-06-!ri22 - - 

l'rénon~ et nom du conjoint 
(l'rénoin du p h ,  nom de la mère) 

Anne Leclerc 
(Jean Yt hI;iric Blanquet) 

Mnrir-A:iiie 1,ciurnic.r 
 sim mon 8 Csrl i~rine Rousseau) 

hlarie-hjadelcinr Iddie Urçtoi7 
(joscpl> 6r Madclcine Plantc) 

Marie Lainé (Lainesse) 
(Pierre ThCoriste Ruycr) 

Alvina BCgin 
(Magloirr S: Flavic Dussaultj 

Issus d u  mariage de Pierrc Bourget dit Lavallée t r  de Marie Roiir, de Scn i~~ss lc .  ~rrundisscn-ienr e t  drcliwêche de Xainlcs. Sainrungc (Clinrenrc- 
hlaririrne), 

Génkration Prénom er nom 

1 Pierre Rourgcr 
dit Lp\.allCe 

II Pierre Bourget 

I'rnnquis 13uurget 

J.-Baprisrç Doürgec 

J -13.i11r1str Bourget 

Aususrin llourper 

Augus t in  Buiirgct 

l i l l l  joscpl i  Bourgcr 

1 X Jean-Paiil Buurget 

Lieu cr date 
du mariage 

Lévis 
11-Oi-16Yi 

Sr-Juscph 
06-Il-I7>2 

St-Joseph 

28-02- 1916 

Cuchrilnc 
02-06- 194 2 

Prénoin  er nom du conjoint 
(Prénom du pére, nom de Iéi rntrc) 

ihlaric Jean dit Dcnis 
(Vivien & klisabctli Drouet) 

M -Fr~rigoise Guav 

(Ignace 6: Périnne San-isoii) 

tlrjulc Samson 

(Arnbroisr a M -Aiiiic klorinl 

Élisahccli Caiitin (Qiicntiri) 
(Louis & Gei~cvièvc Levasseur) 

Carlierine Bégin 
u.-Baptiste & Cachrrinc Hallél 

hl.-Desanjics Cour ure 

(M~.gloire & Marguerire Giguèrr) 

hl -Adéliide Samson 
(Joscpli & AAd~'ide Canrin} 

Yvonnc Caroline Lrrnicux 

(Félix h Émi1ic Gosreliii) 

Myrrlc O'Mallcy 
(Angus 8: Lauro Morin) 



Issus dc J r e n  i3uiirin er C,corgcttc KciiiiLiiiit. dc  Vcrntin, evéclic rle Porricrs, Poirou IVicniic). 

Lieu et clarc 

tlu rnariagï 

Prériorii et r i i w i  du conjoint 

(Prénoni du ptrc ,  nom dc 11 mcrc) 

Il 

III 

1v Xl;iric.-L~\uisc htalicux 
(Nicolas & Marie -Liiuisç Toupiii) 

Sr-Hcnri 
02-0.3- 1 Y79 

G r h c r i n r  Ue:iuiluin 

(Liiuir & ark-Annc Roy) 

N.- V -V (Li-ris) 
36-US- iS7O 

issus du n i l r i y c  rlc D:iniel llruiiard r r  dc i\lwic LCS~OC, rle C;iierncs;iy Nb lc  3 0  ;ivriI 1793 cr I;.zl~ci.;C (niiglic.aii) i S;itnrc-'lsric- rlii C.itc-1, I Iç  

Gucrricsay Assez instruir et forrunc, orieiic6 vcrs I c  r-urnmrrcr cr  I J  navigatirin. riou<. parair-i l , puur lcs lar~giics. Nir-ulrs-M.trricn Broii.irJ scr'tit 
s r r i 4  ,iu C:inarl> à 23 ails ucrs 1 Y 16, piiisquc C ' C S ~  cn Crrct' a n n k  q ~ i ' i l  toit l'.icquisitiun cl'unr- rr-rrc ;l S:iirit-Htriri rlc Lailzun. II cst d6cGdi. c t  .i 

C r i  riillunié :i Saint-tleriri  Ir 6 mars 1S77 

Lieu cc date 

du ninriagc 

P r é i ~ o m  et nom d u  conjojiir 

(Préricim du pire, nom de la riière) 

N icul-1s-hlsrricri Brriilard St-Hcriri  
20- !O-  18 17 

Jusep1.i BruuarJ 

tlrrhiir  Brnuard 

i i d j i ~ r c ~ r  Brou~trd  I'irirëntlw 
(luscpli cr: Dclphine Roy)  12-07- lii47 

Julienne Brouard Sr-Henri 
(rlrrhiir  ru: Elrilirc Ruy) j 1 -08. I 940 
Rull:indc Urouard Q U ~ L C C  
(Arthur  Lu: E l m i r c  Roi,) 2:-05-l'I(ih 



Issus du inariace de bl~rliiirin Campagna C L  dr J;icquerre Suire. de Saint-Chrisrvplii d'ringiiulins, arrondissemenr et evêchi de La Rochelle, Auiiis 
(Cliarcnrc-Maririme). 

Génération Prknorn er nom Lieu et darc 
du mariage 

Prénom er nom du conjoint 
(Prénom du phrc. nom de la mère) 

1 

II 

I I I  

IV 

v 

\' f 

\'II 

VI11 

Ilc-d'OrlCans 
25-04-1067 

St-Jean 

22-09- 1692 

Src-1-am;lir 
11-01-174j  

St-l 'raii~ui~ 
20-10- i 777 

(2<1 St-Frangciis 
1s-01-1825 

(2 ' )  TV.-T> -V (Lévis) 
07-1 1-1867 

Sr-Phi l i : i i i in 

11-10-1897 

Pinrendre  

12-0 - l 'j2 l 

Suzüriiic Aubinrau (Obideau) 
(\'\Y Pierrc Auclair) 

Madelcinc Blotiin 
(41Cr!. Marie C~raul r )  

Madclcine Canüc-hlarquis 
(Anroine 6. Catherine Luigilon) 

Mailt.lciiie Gagnon 
('Loues & Ahldeleinc Edniond) 

Maric-Louisc Mircenu 

Uiiscph k Cschcrinc Plante) 

Jean Campagiia 

Cklc-stc Couture 
(François & Cctesre Nulcrrei 

Rfgina Cori. 
(Éphrrrn & 7A,c BCtaiiger) 

Romru hltrivicr 
(Onésipltorc a Diaria Mailloiis) 

Mar ic -Ann~ Campagiia 

Issus dia mariage de Jcan Carrier à)t.üiirie Dodier, de S~inr-Geogcs-des-C6tca11x, dioctse de Xainrcs. Soiorongr (Charente-hl~ririrne) 

Génération Prénom ct  nom 

1 Jean Carrier 

Lieu et ciare 
du mariage 

Quibrc 
06-1 i-1670 

I'rénorn ct nom du conjoinr 
(Prénom du pire, nom de la mère) 

Barbe Halsy 
(Jean-Uaptistc & Marhurine Vate[) 

I I  

III 

I V  

V 

l7 1 

\'I 1 

VI11 

1 X 

Jcannc Samson 
(jacqucs k Marie-Anne iM&tr~i) 

Marie-Luu~se Morin-Brauséjour 
(Jacques & Chfirlottc Jcsiine) 

Jean Crrrier 

Jean-Baptistc Carricr 

1.0iiis Carrier 

Loiiis Carrier 

Thiriirilaus Carrrer 

huis-T1iiii.ii-ilaüs Carricr 

Suzunnc Duqucr ( ive Clinrlcs 13fgin) 
(Jean-Uüptirtc & Geneviève Hall$) 

Sr-Joseph 
19-1 1-1798 

Sr-Joseph 
06-07- 18-59 

Irkne Carrier 
(Eugène & hlaric Bégin) 



Issiis Jii niarispr de Jçrn C:irrrcr i Jcnniic Dudicr, dc. Sr-Gcorjics-dcs-Cbteiiux, ciiucise de Xainrrs. Saiilriinge (C:Ii~rcnre-kl~ririn~cI 

Lieu et date 
cl11 ninr iqe 

Qiiehrc 
04-1 l-1670 

I l  Jc:ln C~rr ic r  Laiiriiri ( I I  

15-04-170> 

I I I  Jacqiics-Cliürles C~rr ic r  Sr-Josrptz 
10-04-1 '36 

Cllnrlcs Carrter (1") St-)oscpli 
(i'f Éliçdbrtli HüIIç) 17-04-1769 

Cliartcs Lrirricr Sc-)us< pli 
(12-0?- 1796 

Lliiirlcs C~rr ie r  S I - J V L L ~ ) ~ ~  
1 3 - r i i - i a s i  

Jean-Dapriscc C.trrier N.-D.\' (Léws) 
1 2 -  1 l- 1x59 

Eughnç Carrrcr N.-D-V (Livis) 
I I ~ - U ~ - I S ~ I  

Crciirgci C.irricr N -D-L' (L6t.i~) 
13- 1 O- 1899 

I'rént,m et iicirn du conjoint 

(Pr4iiom d u  père, num de l a  mère) 

Carhcrinc Ucsilcts-HusrJ 
(hjarhieii k J c a i ~ n c  )i>iirrlxin) 

Issiis di1 mariage dr Jean C~rr ic r  i Jcanne Dorlttr, de Sr-Georges-dcs-CSteauxX diriç&sr de Xointcs, Saiiirongr (Ch3rînrc-h.llirit~mt) 

Génération 

1 

II 

I I I  

l v 

\' 

VI 

VI 1 

VI11 

Prénoni et nom 

J c a i ~  Carrier 

Igiiacc Ctrriçr 
(rt Gcizcviive 1311 nwnr) 

Joscl~l? Carrier 

Joscph Cÿrrirr 

I.uuis Carricr 

I-lcnri Carrrcr 
(Juscpli c9: Elniirc 13égiil) 

Lieu er dace 
du mariage 

Qii4bcc 
0,j- 1 1 - 1670 

Sr-Juscplz 
16-06-1693 

Quibcc 
07- 1 1 - 17'27 

(2') Sr-Josepii 
22-nci- 177 1 

Sr-Joscph 
14-02-1800 

Sc-Jriscpli 
27-07-1 830 

Sr-Hcnri 
18-lO-ls>y 

Sc-14cnrr 
2 5 - 1  1-1884 
Sr-Ilcnri 
75-1 1 - I R 8 4  

Piiirciirlre 
2s- IO- 1944 

Prénoni et nom du conjoint 
(Préiiorn du pérc, noni de la mère) 

bl~rie-Annc Bouclicr 
(Cliürles & Marie-Louise Garricr) 

Elniirc Blgin 
(blagluirc ci. hIaric-Tlnvic I>ussa~i[t) 
AcIElinr Dégin 
(h1:igloirc ik iLlarie-Flavic 13iissiiuIt) 



Issus d u  mariage dr J e ~ n  G r r i t r  AJcannc Duclier. de SC-G~urges-dcs-Ciirraux, diockse de Xaintcs, Sainronge (Cliarcntc-hiaritrmc) 

Générar ion  Prénom et nom Lieu er dace 
du mariage 

Prénom et nom d u  corijoinr 
(Prénom du père, nom de la mPre) 

I Jcan Carrier Unrhc ttalay 
(Jean-Uaptistc & Msrliurine Valet) 

I I  Ign~ce--PIiili1?1)~ Carrirr S t , l o s ~ p h  
16-06-1693 

Pcrrine-Genevicre Grenet 
(François a Marie Ducoudras) 

I I I  Jusçpli Carrier  marie-Louise Gussclin 

(Louis &Jc.~niic-Matsuerite Durogl 

1 V lgnacc Carrier (2'1 Sr-joselili 
(vfC;cric.\.ii-\~c Uunianc) 22-04- 177 1 

Gericvicvc Dcsilrrs-Huard 
Uoctph & Suzanne J.eniieuxl 

1 7  lgnace Carricr Marie Duiiii.iiit 
(Joseph h h.lari~-Anne hlannda) 

Ignace (3arriç1 M~gdeleinc Samson 
(Étienrit & Magddrine Derouin) 

\'I 1 1:rinçriis-Xavier Carrier N - U  -V (Levis) 
18-02-1Y6R 

hlaric-Caroline Aiiberr 
( Ig i~acc  a ihluniqiic Draprnu) 

1'1 1 1  Jciicl>li-Maglriire Carrier Miiric-Lciuist Friuquci 
(Fcidinnnd 8: Marrinc Roulc3ii) 

1 S Lrunrl Ciirricr 

Alicr Ciirrirr 

Louis Cdrrier 

Piotcndrc 
r9-0:- 1939 
I'intcntlrc 
0 6 . 0 ~ -  1 y3 1 
Piritc:irlrc 
O>-06-1943 

'abricllc Labrir 
(Hcnri LS( Alplionsine Carrier) 
Pierre Guay 
(Ferdinailcl & Anna Goulecl 
Msrie-l'aule La bric 

(Henrg 6: Alphunsine Cnrrier) 

ISSUS du  [nariagr tie Jean C~irrier i Jcanne Dodier, dc 5-Gi-urgcs-des-Cûtca~~s. clicicçse Jc Xaiiitcs, Sainrange (Charcntr-Maririme) 

Cbn4ratiun Prénoin  er nom Lieu et date 
du mariage 

Préiium et nom du conjoint 
t Prénom tlu pPre, n o i n  de la mère) 

Québec 
0-9- I. 1- 1670 

Marie Gcsscroii 
(Louis L Agadie Fotirnicr) 

I I I  Charles Carrier \'krooiquc Guay 
(Liiuis Q Suzanne Sanlson) 

I \' r l  I~[<.J;IIC iicr 

V Louis Carrier FPliciti Canrin 
(Charles ~ ) o s c p l i t e  Begin) 

Sr-Jean-Chrysosromc 

Cij-OH-lS>l 
Ilisrîe Aioorniiny 
Uuseph & hinrgt~rrire Lambert) 

Msric-Lcitiire Goulct 
[François R Rowlie Gagnc) 

Sr-David 
19-06-i9i6 

Alicc Canrin 
(I'icrrc A Rusilie BCgin) 

Marie-l.aurc BClilngcr 
(Philipl~r & Dt;z~:inirç Paradis) 



Issus i:Iii rnxriagc de Jean Carricr ,* Jevri i ic  Dodicr, de St-Gcurgçs-dcs-Cijr~~iux. d io rks~  CIL, Xainccs. Suiiirongc (Cl-iarcnrr-hl>ritiine) 

Pri-norn er nom du ccmjoint 
(Prénom di1 pcrc., riiim dc la i n è r ï )  

Qiicbrc 
04- 1 1-16'0 

Uarbc H.1131 
(Jcan-Buprisrç a Marhiiriiic \!:ilcr) 

I I  lgnüc~.-Pliilippz Carrier Sr-Jriseph 
16-06-169 i 

i\Igr;~-Liiutsc I;ussclin 
(Louis b Jcitniie-iCl.irg111'ricc Duriiyl 

I I I  Juscpli Cdrricr 

V Igiiacc Csrricr 

\' 1 Ignace C~rr ic r  Sr-Joseph 
14-02-1H32 

\'II J(i.;cpll Carricr 

\'III Willrid C.irrier 

Iicrn.iiiic hiibcrr 
( I F I I ~ C C  & Mr:!niqiie Drapcsiii 

h,i:tric LbJ3 Bert!lc Carricr 

(Louis ci Lïda Iloucliard) 

GénCrarinn Prénom et nom 

1 )cati CostE 

Lieu et date 
d i i  maridgc 

PrCnom et iiooi du conjoinr 
(Prcnum du  pè-ce, nom de la  mère) 

I I  Jcsn Cusré 

I I l  NuCl CStc 

1\' Picrrc Cor6 

V Jattlur3 C h i  

VI Airibroisc Cûtc 

hiinc Liir i i re  
(Gi~ill:i~nic C% AIIIIC E i t ~ : l r ~ I )  

Mdrie-hlaclclcinc Druuin 
(Niçci[as K: blaric b i g n u n i  

Dorat1ii.c Xl;ircçüu 
(1-oui$ C;: J c ~ I J ~ I : .  ntirnüs) 

XLargiierirr Geiidrun 
(hugusr in  a kl~rie-Annc Gaumon) 

TIiPcle Pichct(tc) 
(Picrrc o: .%ngfliqiic Kaci) 

VI i AjtLcqu's Cûtc 

Vl11 Pierre C i r i  

1 XI Miigloirc Ci>& 

A n i ~ n d a  Cvti 

Sr-Henri 
20-02- 1921 

N,-D-V (1-Cvis) 

L X - 0 ' - I R > '  

Sr-1-lcnri 
2 4 - 0  1 - 1898 

Piiircndrc 
26-09- 190) 

T1ii.rl.s~ l3itllaire (Dallcr) 
[Igriwc & Tli<iri.si; Butcaii) 

Plirlr~ini.nc Cviiiure 
(~\L:igloi:r a hlargiieritc Grgiit,rci 

Azildit Lttriiiri~caii 
(Illric k D d v i n ~  Bu~~fhr r i i  
Jusrph Riic-l 
(Lutiis O;: iMaric Dumont) 



Issus du riiariagc de Guilliiurnc Couture ec dr Madrlerne Malct. de Sainr-G-odanl. évE-cl16 Jc Ruucn. Normandie (Seine-Maiirinici 

Lieu ec dace 
du mariage 

I Guillaiimc Cuurure  Quchec 
16-1 1-1649 

I I  Jozeph-Augcr Coururc Sr-joseph 

03-06-1695 

III Augustin Couturc 

1 V Joscph Coiirure 

V François Cuutiire 

\' i L<iuis Cour11re 

VI 1 Juscpl' Couture 

VI11 Jusrplz Coutiire 

1 X Alficd Coururc 

Sr-Joscl~li 
08-1 1-1723 

Sr-Joseph 
18-02-1754 

Sr-Henri 

01-08-1905 

Prénom er riom clu conjciinr 
(PrPnom di1 pàre, nom de la mère) 

Anne Eniard tiiyrnarcl) 
(Iran h.larie Bincau) 

Marie-klisabcth Ciirrier 

[lgnxce ;k Pcrrint Grenci 1 

Mnric-Louise Cirrier 

(Jcan R: Marie-Louise hlorinl 

&i.iric-Louisc Halle 
(Louis & Française-Rigis Carrir r )  

01ii.r Dumu 
(Alexis rJc Suzaniie Gussrlin) 

Dori>ittlle Samson 
(Thornüs A: Marcellinc Bourger) 

A nns Oiicllcr 

(Gcurgcs & Glina Rllcrier) 

Issus clii mariage de Gurllaumc Giucurr er de hIadclcinc Malet, de Saint-Crudard. cvcclli dc Roueri, Normandie (Seine-hlsririi~ic). 

I 

11 

I I I  

I V  

\. 

V I  

V1i 

Vl l I  

I X 

S 

Prénom et riom 

Giiillauine Cuiir i i re 

Eusrache Couture 

sieur de Ocllerrvc 

Philippe Olivier Couciire 

(\CF A ngéliqiic Guay) 

Joseph Cout i i re  

LGU~S Cuuture 
(vf Aiigeliqiie Blrnchettc) 

JUS O l i v i c r  Couture 

\'cn&r;lnd Cuururc 

Lieu cr date 
du mariage 

Notic-Dame (QiiPbcc) 

16-1 1-1649 

St-Josr*pl~ 
07-1 1-1695 

(7'1 Laiizon 
t1>-10-[733 

Bcauin<inr 
0 5 -  1 1  - 1  753 

(Ti Sr-Chzrlcs 

04-04- 1796 

Sr -Cli~rles 

22-07- 1812 

Sr-1,:mibcrr 

16-04-1ST5 

Sr-Lainbert 

2R-09-1886 

Sr-Lanibert 
13-07-1312 

Sre-Tliértsc (Joiiquitre) 
27.02- ! 9 4 j  

Préiiom et nom du cunjoinc 
{Prénom du phe,  nom clc la nière) 

Margutrirr Bégin 
(Loiil. Y Jrznnc Durüiid) 

Françoist Drrnirr 

(Joacliir- h Luuisc IlourÏl[t.rl 

bl~r~e-cmgl ir  Cj<?y!\~:.n 

(Cyprien $ Frai~çoisc Gosselin) 



Issus ,lu ni;iriagc dc Giiill.iiiriic Couriirr et Jc h-ladelrinc i\,Ialcr. ( I V  Saint-Gudard, cvechi de Kuiicn, N\irm:lsidic. (Seiric-ibLaricimc-) 

G6nciratiori Prénuni cc nom Licu ct date 
di1 niiiriage 

Préiiom et iiom du ccirijoirit 
(Prénom d u  père. noni dc la mère) 

I I I  Augiisrin Coiiriirc 

Marie-l.riuisc Carrier 
ocan R hlnrte-Louise Morin) 

François Coiitiirc 

l7lll Gcorgc-s Cotir LI re 

Sr-Hrnri 
1.;-09- 1 x 2  
Pinrendre 
C)3-(17-19lI 

Issiis dii rniiriagc dc C;.uillaiinit <:outurc cc de MaJelciric i\.I:ller. rle Sairit-Goclard, E\i.cht Je Rourii Nr>rrn:indir (Sçint-h.l:iririnir) 

Lieu ct date 
dir miiriage 

Preniiiii e t  ntim du cr~rijoiiir 
(Prtjnorii dii pkrc. iicirn de la rnl're) 

I I I  Augirsciii Coiirurc 

\'iruniqiic Carricr (\ f \ , i~  Ignace Carrier) 
(Irnriçuis k biariir-Ariric DEsi l c rs i  

\, 1 M:igloirc C<iiir urc 

VI  1 1 Édouar(l Cuuriirt I'inrt ridrc 
12-oh- 1903 



Issus du ninri;tgc de Guillaume Courure er de hladçie~iie hlder ,  Jc Saint-Gudar3, rvèclié dc Kouen, Normaridie (Seine-Maririme) 

GénErarion Prénom et nom Lieu cr date 
du mariage 

1 G-utllaumc (Xiiiturc QttCbcc 
16-1 1-1649 

I I  Guillaume Cvururc Sr-Picrrc 
07-02- 169 1 

I I I  Jr:in-Bnptisre Couturc Ueaun~on t 

1 7 - 1  1-1772 

1 v Joseph Couture St-Charles 
2 6 - 0 2 -  17j.3 

\7 Joscph Coiirurc Sr-(ïli,ii.lcs 
02-02- 1-79 

VI Alexandre Cvur tire Qucbec 
09-02- 1 Y 13 

\!Il Joseph Cuutiirc Sr-1-lcnri 
O ? - O j -  1 a59 

VI11 E~iJt,c<. Cot~turc Pinrcndrc 
16-07- 1907 

Prénom cr noni du conjoii i t  
(Prénom du père, noni de la mire) 

Anne ÉmarJ (-4ymsrd) 

Ucin & Muic Bincaul 

Gcncvièvr b y e r  
[Joscph & C;cncvicvc Tlicrricn) 

Delpliinc Gossclin 
ciacques a Freriçoise Fecrcnu) 

Clarida I'ardis 

(Louis 91 h4arie Begin) 

Issus [lu iiiariiigc de Guilluiimr Couture et dc Madclcine Malec. de Saint-Godard, ivèclii- de Rouen. Nurmaiidie (Seine-hfaritirne). 

GCo6rariun 

J 

II 

I I I  

1 \' 

1' 

v l 

VII 

VI11 

Guillau~iic Couture 

Joseph-Aiigcr Couture 

Auguscin G i i t u r r  

Joscph Courure 

Priin~ois Couturc 

Jusepli Cuiirurc 

Frangciis-Xavicr Cciutiirc 

Juscph Cuurure 

Lieu er date 

du mariage 

Québec 
16-11-1649 

Sr-Jciscph 
03-06- 163) 

Sc-Josc(ili 
08-1 1-1-28 

Sr-Joscph 
18-02- 1754 

St-loscph 
O?-1 1 -  l'S2 

St-Joseph 
2 1 -OS- 1809 

Sc-)osepl1 
o l - u 7 - l S 4 5  

N.-D.-V [Levis) 
18-07- 1876 

I S ïnn~ois-Xavicr  Couturc Pintcndrr 
06-O?- 1920 

Eugene Cuuciirc Pinrendrc 
I 8-07- 1904 

Prénom et nom du conjoinr 
( P r é n o m  du père, nom tle In mère) 

A n n ~  Émard (Aymard) 
(Jean & htaric Dinwu) 

Jclinne Htiard 
(Jcari 8: Annr-hlaric Ainior)  

Marie-louisc Carrivr 
(Jean a Maric-Louise Morin) 

IJrsule BCgin 
(Joseph & Marie-Annc Bourget) 

Iiugenie Bruuard 
Uusepli k Uelphinc Roy) 
Marir-Antoincrrc C G ~ K ~ C ~  
(Tliin~olaus 6r Marie-Camille Bégini 



Issus d u  riiariage de Guillaume Cuu~urc cc de hl~delcinc Malet .  dc Saint-Godard, évkh i .  Je Roue-n. Nurmandrc (Seine-~Msririrnc) 

Prénom c t  nom 

Giiillüurnc Cotir tire 

Juscpli-hugcr Cuururc 

Augustin Luuturc 

Ign3cr Couturc 

I:rm-içois Couturc 

l'rançois C ~ ~ u t u r c  

Friin<ois-Xavier Cuuturc  

Lieu et dart 
du mariage 

Prenrmi ct nuni du conjoinr 
(Préntim du père, nom de In rnérc) 

)canne tluard 
(Jean 8: Anne-M.iric Ainiur! 

\fi,roniquc Cürricr (i9.c ignncc Crirrirr) 
(Français & lrlaric-Anne ]D~silccs) 

rllaric-Loiiise Diiiiiont 
(Charles a Ang~1iq~ic  Sanison) 

HonorC L u r u r c  

Ftiix Cuiirurc 

I'ierre Coiicure 

\'aI&r~a Thiivicrs( 
(Louis & Lucc Carricr) 
Narhalie M;irsnd:i 
(Cliarlrs & Nsthnlic Lalibertir) 
Marie Francœur 
(Priispcr Er P l i i l r ~ n i i ~ c  Lacassc-) 

Issiis du m ~ r U g c  dc Guiliiiume Coucurc et  de M~dcleine Malec. dc Sainr-Cod:ird. cvècti6 Jc Roiirn, Nvrrnandic (Sc-inç-blaritin-ic) 

Génhration 

I 

I I  

I I I  

11' 

i7 

v I 

VI1 

\ ' I I I  

PrCnom er nom Lieu er dare 
du mariage 

PrGnum et non? du cririjoinr 
(Prénom du père. nom de la nlère) 

Jeanne H u ü r d  
U c ~ n  & Aiiric-Marir Amiot) 

~ar iç -É l i sabcrh  Carrier 
( Ign~ce & Pcrrinc Grçnet) 

Augustin Cuiiriirr Sr-Joseph 
08-1 1-1778 

Ignare Cwurure Sc-Joseph 
13-10-17(ii 

Jean-8aptistc Coururr 
[ v f  h.lartc-Anne Sarnsuril 

(2') Sc-Joseph 
13-10-Ifil.? 

Tlieodiilr Couturc ArnanJa Duniunr 
(William & Drnicrisr Ui~iirgcr) 

St-Henri 
27-10-1937 
Pinrcntlrc 
14-07-1942 



lssus dii m;~rirgc. de Sébasricn Alairc i Perione Fle~irisson. dc Saint-Pliilibrrrr-dii-Pont-Charrairlr, diocèse de Luqon. Poiruu (Vendte) 

Géiiérat ion P r é n o m  et nom 

1 Cliarlrs Alaire 

I I  Chnrlcs Alaire 

I I I  Jacqt~es Alairc 

Lieu e t  dare 

du mariage 

Chiceail-Richer 
10-1 1-1663 

SI-Jean 

29-1 1-1691 

Chétcau-&cher 
29-05. l 7 24 

IV Franyois Alairc Sr-leaii 
2) -  1 1- 1754 

V François Dallaicc Sr-Jusrcli: 
29-1: i- 1783 

\' 1 Ptcrrc-Olivier Usllairc St-Joseph 
15-07-1837 

VI1 I'ierrr Dallairc Sr-Joscpli 

05-07-1864 

V l i l  Pierre-Savicr Dallaire N -O -\! I t i v i s )  

14-07-190j 

Prénom et  nom du conjoint 
(Prénom du pilre. nom dc la nière) 

Catherine Fiebvrc 
IFincre &- Jacqutttt: DUSOI) 

blaric Bidet 
(Jacques R: Frxnçoisc Dt.sfcissis) 

Angélique Clouricr 
(Chsrles Arinr Thtbault) 

Marie-A nne Dclagc 
(C1i;irlrs & blaric-J. Planrel 

Suzanne Carrier 
 rienne ne & kiuise Coiirurc) 

Enlnia Grr ie r  
Uuscph & Plurc Aiibcrt) 

lssus du nidriagc de Jcriri Dumecs er de Barbc hlüuger, dc Saiitt-Jacclues de Diipl:~, art Iii,\l,LtiL: de Koucn. Normnridie ISeinc-h,Iarrtime) 

GGi.nératicir1 Prbnorn et nom Licii er date 
du mariage 

1 Je311 Duniers (Dcnicrs) h4ontreal 
(19-1 1.1654 

I l  Jean Daners  Stc-Fariiillt. 
02-05-1696 

III ) c m  Denicrs Sc-Josqih 
09-07- 17 39 

11' Charles Dcmers Si-Joseph 
23-10-1771 

VI1 Fçrdiiiand Dcnic-rs St-tlcriri 
08-03-1 686 

\?Ill i\ rr h i i  i Dcincrs (2*) Pinrcndrc 
(irf Alexina Bourget) 1 j-lO-irlI$ 

PrGncim et nom du conjo in t  
(Prénorn du pi-re. nom de la mi.re) 

Je?nne Arrive ( L J T ~ I V ~ C )  
Ucan & Jcannc Barburot ) 

hlnric-.Anne Diisraiilr 
(Pierre d Gc,iicvi+re Hiinrd) 



Issiii clu n l x r i q c  Jc- Jc:in i l i lmets  cc ~ l e  13.irbç i\I;iiiger, dc S a i n r - J ~ c q ~ i c s  Je Dicppc. ~ r c h c r ~ c h ç  cic Ri>ut.n, Norrii; inclit iScinc-Xl.iritir1ic). 

Licii et dare 
d ~ i  mariage 

1 I Jc31i I>çrnr.rs 

I I I  J t l n  DL-riicrs 

Ptéiii>in et nom di1 conjoirit 
(I'rénoni du père, nom dc la merci 

) c m r i r  Vr>idy 
(Michel k Cathcrinr Durbcllc) 

Jii l icri U u m r i i i r  
dit Ldfleur 

Lieu et datr 

du maringc 
Prkiiom ct noin du coniriiiit 
(Preriom du ~ iè rc ,  num dc la niPrc) 



issus du nlariagç dr Jacques Dunioot i iclaric Mauherr,  dc Brrnièrcs-lr-Pary- a-roiidissemcnt de Vire. Fvtchr' cle Baycux. Nurmaiidie (Cal\.iidus) 

Génération Prénom et noni Lieu et date 

du mariage 
Prénom er nom du cnnjaint 
(Prénom du père, nom de la mère) 

Julien Durnorit 
dir Laflcur 

Qiiébcc 
0 2 - 1  1-1607 

St-jean 
71-1 1-1707 

Dcaumonr 
01-08-1735 

Sr-Joscph 
03.07- 1764 

St-Josepli 
U>-10-1802 

Clirherinc Topsan 
(Cliarlcs & htriric Cltrncncc) 

Juliçn Dumont 

Joscpli Dumont Madelcine (La)Gsse 
(Cliarles & M -Çrünçui~  Paqucr) 

loscph Dumonr 

Joachiii? Durnonr Madeleine I-i~ilIé 
(~Llicliel & Charlotte Hilard) 

v 1 lTran<ois Duinunr 

VI1 Tliorniis Dumont 

Marie- Anne Sanison 
(Josepli L% Angiliquc Coiiciirr) 

Elarie Grricr  
(Ignace cur Miigdeieine Samson 1 

VIII ]tan-Thomas 1)uiiiorit Sr-Hciiri 
08- 10-1895 

1 X Alicr Dumont Pirir~.iitlrc 
05-04- 1'12 1 

lb\llb 1111 riiariagr de Jarqiics Durnonr i Mar i c  Mauberr, de Bcrnittrs-lc-P?rr!: arrondksement d î  Vire, ivêcliC dc Bayeux. Nurniandie (Cslràdosl. 

Génération Prénon? et nom Lien et date 
du mariage 

Prénom et nom du conjoint 
(PrGnorn du père, nom de la rngrc) 

1 J~ilicn Diimonr 

dit Lafleur 

I I  Julien Durnonr 

Quebec 

02-1 1-1667 
Carherine Topnii 
(Charlcs Marie CIFrncncc) 

t\ngi.lique To~irncroche 
(Robert & Maric Ijrger) 

111 Jusepli Duniont 

1 if Joseph Dumont 

Beauniont 
01-08-3735 

SrJosepli 
03-07- 1764 

hladclciiie (La)Lasse 
(Cliarlcs a M -Franqoisc Pzquec) 

Mîrie-Anne hlaranda 

(Cliarlcs k Margiicrire Fagot) 

\! Ignace Dunionr 

V I Clznrlcs Dumont 

VI1 Français Dtirnonr 

AiigClique Bouraçsa 
(Jacclucs tk LOUISC Carrier) 

AngClique S;irii~ri!i 
Cjosepli k Angélique Coururc) 

Luce Bourget(re) 
(Jean-Baptiste & C~arlicriiie Uégin) 

Vlll ~ose~l i -Édouard  Ournonr Sr-Henri 
03-02-1885 

Arnanda Bussicrc 
(Jean & M.-Addine Mérivicri 

I X Vali'rc Dumont 

X Jean-Paul Dumanr 

St-tlcriri Maria Lemieux 
09-OS-IYI T (hugiistc B Zérila Blais) 

Sre-ThCrkse Uonqvicre) Alice Yvonnc Cou riire 

2742-  i943 (Arthur & Adclia Beaudoin) 

Yves-Marie Robertson 
((:tiai.lcs-Henri & Juliette Mécivier) 



Issus du rn;lriagr de J ~ c q ~ i t s  Uumonr a M ~ r i c  ibiaubcrr, dc Bernitrcs-le-Parr)-, arrondissemenr dc Vir î .  évéclk tic i3~yéux.  Normatidie {C~I\~:idos) 

Générarion Prknom et nom Lieu CL dare 
du mariage 

Prénum et i iom clu conjoint 
(Préliorn tlu père, norn de la mère) 

1 Julten Dumutir 
dl[ l.;iti?\Jl 

II Julien Uumonr 

QuFbcc 

02-1 1.166? 

Sr-Jeail 
31-1 1 - 1 7 0 2  

I I I  Josepli Dumont  

IV Juscph l~urnunt  

Bcsuniorir 
OI-iiS-17j5 

Sr-Juscpli 
0;-07- 1764 

V Cli~rles Duiiionr 

V 1 François Durnonr 

VI1 François Dumriiit 

VlII Édouard Diimunr 

J X A r t t i u r  Diimonc 

Sr-Juscph 
03-02- 1801 

Sr-Jumcpli 
36-09- 1 XS:4 

St-Joscld~ 
06-02- 1S66 

N.-D.-\' 1Lc. isi 
lu-04-1 XSH 

Sr-Juscpli 
11-1  1-1913 

Angiiiqlic Samson 

(Jean & Gcncvitve Carricri  

I.iicc Botirgcr[rel 
(1 -0nptisrr K: Citlicrint 13Cgin) 

iiriilic Turgeriii 
(Miçliel & Joscplirc Cuiiriirc) 

Zilia Iligin 
(Charles R clisslierli Turgcon) 

Alexiiia Lapierre 
(Ericnnc W Celinii Duniiis) 

lssus di1 mnriitgc. Jc Jacqilcs Diiniont ii Marie .Llaubcrr, de IlcriiiCrrs-le-Par- drrondissc~iicnr cIr: Virc, f\~éctiC rlc Daycii~, N~irninndic  i l ~ l v a d o s )  

Lieu er date 
du mariage 

P r i n o n i  er nom du conjoint 
( P r é n o n i  di1 père. iiooi de la mère) 

1 I Julirn Dumont Sr-Jeno 
2 1 - 1  1-1702 

Angdiqut Tuurneruche 
(Ruberr 8: hlaric T i r ~ e r )  

Bcsunionr 
01 -UR-  1 :J> 

Xl~clclctne (La)C*çsi: 
(CI~arle? & bl -Franloise Paqurr) 

1 V Joscph Uuniunt 

h n g é l i q i i ç  Sitnisun 
(jean a Geiic-viiw Carrier) 

\' I Frari~iiis Diimunr Sr-Joscph 
16.119- 1 S4 3 

Lucc Uiiurgct(rc) 
fl.-Daliristc 6: Cartirrine Uc-yin) 

\'1J Phili3s Uuniunt  

\ z l l i  Doiist Diimanr 

Honorine Bourgct 
(1-lonorC a Riginü Gusselin) 



G i r d q i e  (- dm, zï rl zaat (TJnr FIGIJ~ .t dit f i f l e ~ ~ ~ ' )  L fi%il$p&) -- 

Issiis du rnzrlagc deJacques Dumonr ?I h.l~rie  Mauberc, de Bcrnieres-le-Patry. a,.rondissc-ment de Virr, evfch6 de Baycux. Nr>r-fli,~;iiiir (Cai\-üJris). 

Génération Prénuni et nom Lieu ct  datc 
do niariagr 

Prenorn et noln du cuiijoint 
(Prénom dii père, nom de la nièce) 

I Julien Diinionr 
dit Lafleur 

Québec 
07-1  1-1663 

Catlierine Tnpsan 
(Charles k Mar i r  Climencc) 

I I  Jiilieii Durnonr Angé!icliic Tùurricructle 
(Robert & hiarie Targer) 

111 Juseplr Dumonr bl~dclctiit (Ls)Cwse 
(Charlcs L M.-Franr-..iw Paquer) 

Marie-Annc ,\4.lÿnnd~ 
(Cliarlcs & Margiicritc IGgor) 

\! Cliarlcs Diimont 

Sr-Henri 
03-02- 1dS3 

Marie-Aniaida Diissièrr 
(Jean cu: Adeline hlitii.ier) 

V l l i  Pliilippc Dumunr  A1Lcrtine Vallière 
(UnCsime J; Anna LalibcrtC) 

Issus di1 mariage de Jacqucs Dmimrint à Maric ALnuberr. clc Bcrriicrcs-Ir-Pttrv, ariundisscoienr de Vire, LYCLIIC iI~.13ayeux. Norniaidie (C-~IV~JOS) 

Génération Prénom ct i m m  LieLi et datc 
du mariage 

Prénom ec i iom dii conjoinr 
(Prétlum du pcre, nom de la nière) 

1 Julien Dumvnr 

dir Lufleur 
Québec 
02-1 1-1667 

I l  Julien Dumont Sr-Jean 
21-11-1702 

Angélique Toiirncrache 
(Robrrt 8. hlsric Trirger) 

III Juscpli Dumont  iiiadeleinr (LajCassc 
(Charles & M -Frsriçoisc- Paquet) 

Marie-Anne Maranda 
(Charles & Margucrire Fagot) 

\/ Cliarlcs Dumiinr St-Joseph 
~ ~ - V ~ - I S O I  

Aiigéliqiic Sanison 
(Jean & Ccnei.itve hrricr)  

\Ji Charles Diimonr LC\.is 

24-11-183) 

Sc-Hcriri 
09-02- 1880 

Sr-1-lcnri 
14-O?-l')20 
Pintendre 
17-U?-1910 

(;enevievc Carrier 
(Jean- Bapr istc k hhlrie Paradis) 

DCmerisc Bourget 
(Odule & Érnllie Tirgeon) 

Élkonore Bégin 
(Charlcs & ValFrir Auber t )  
blaric-Laure Diiriiunt 

(EclinoriJ Délin Bbgin) 



Issus (lu n i a r i a ~ c  dcJi icr l~ics ronrs inc  cr tlcJciiniic Cul;net. clc [ ' ~ l e  c l ' ï t ~ i .  arrunciisscmciit Lcs Sables-d'oluiinc, i-v6cliç dc  Luciin.  Poiruu (VciidCe) 

Gén4ra t i r i n  P r é i i o m  et ntini 

I Erieiint Fonrninr 

11 hiiroiiic Fonr~ir ic  

Licii ct derc 
du mariage 

I I I  J c a r i - B ; ~ ~ ~ r i s t c  Furicdinr Sr-Jcan 

26-08- 1754 

fk ) o s ~ ~ i h  Fontaine Sr-Hçiiri 
2l-W-1800 

Prénom et rium rlu coiijoint 
(Prénom clu p h ,  noni dc l a  nièrc) 

Maric-l.'raiiçuisc FurrFcr 
(lusepli & 'hl -Josrplic I~iïuilrcau) 

i\.lnrÏe Gügnun 
(Pierre <uc 1:rançoise Lcclcrci 

GénGrat i r in  P r inon i  et nom 

1 Niculas Ftiurnrcr 

Licu et date 

du mariage 

Qutbcc 
30-09- 1G7 tl 

Etictiiic Foii rnicr 

kticnnc Fournier 

I.@un I'ournirr 
tuf l'iraliiic Roy) 

Sr- Ansclinc 
2 1-06- 1 b 3  1 

(2') Sr-Juseph 
l i t  -09- 1 $8-j 

PrCnoni er nurn du runjuint 
(Prknorii di1 père, nom de la niére) 

Marie Hiiticrt 

(Picrrc s: Uurnc Briu) 

hlaric-françuisc Blinchrin 
(iticnnc. k hlaric Lasse) 

Thkrksc Couriirr 
(Gi~iliaumc & Marie -lïirgc-on) 

hlsrie I'atr!. 
(Clzrntnt Thrrést Carcrrr) 

TliCuristî Gagne-Urllavance 
(hlrctiel hlerie Samsriri) 

&larie Noiin 
ocan-Bapt isrc  k hfargueritc Gq;nr) 

Arrl i i ir  Dubi 
(vf Euginic Uanjou) 
Augiistt Dubé 
(il( Elmilili Lé\*csqiiçl 



Issu.; dii inariagc de Jacques Fon~a ine  er dejmnnc Gil iner .  dc l'ilr d'Yeu, arronclisscnicnc 1.itsSables-d'Olonne, &véclié de Luçon, Poirou (Vendce) 

1 

I I  

Ill 

I V  

V 

i i  1 

VI 1 

VI11 

I X 

Éricnnc Fonrainc 
(vf Anne Mincau) 

Louis fonta ine  

Joseph Fontaine 

)osepli Funtainc 

Édouard Tonrainc 

Damasc Fontaine 
(viAdCIaiJr Nolin) 

Gillts Funrainc 

jcari-Guy runtainc 
(vC Ckrr  rude Rubergc) 

Marcel Fontaine 

Annctte Iiinrainc 

Lieu et date 
di1 m a r i a g e  

Sr-Laurent 

OS-02-iGSJ 

("1 hlrjiirn13gny 
0s-119-1- !> 

Sr-Joscph 
06-02-1 747 

Sr-Pierre (bloiitrnagny) 
30-10- 1--'5 

Sr-Pierrr (Moiitrnagny) 

19-08- 1 Y00 

Sr-Pierrt (hLunrniagny) 
26-1 1-1858 

(2") Sr-David 
30-i 1-1805 

Charny 
23-U2- 1935 

Piiitciidrr 

22-07- 1967 

(2'3 Sr-Hcnri 
11-09- 1972 

( 1") Qutbcc 
1 1-07-1364 

Pin rendre 

17-07- 197 1 

Sr-Henri 
06-08- 1960 

Paul-Eugene Fontaine Pinrendre 
03-09-i950 

Yverrc Fuiiraine 

Prénom et  nom du conjoint  

(Prénom du père, non? de la mère) 

hiarie Conille 
(Pierre a Marie Gitoii) 

M -'t ;ideleine t r i i~rnier  
(Simon & Cathcriric Rousseÿu) 

Marie-Rosc jalbert 
il'.iri-v & Marie-)os. Fournier) 

Margurrire jos. De Trois Maüons-Picard 
(J~cqucs & M.-Ilcine Ckndrori) 

kisric-Desange Gagni-Belluvance 
(lean- Baprisce TThcrcse Roy) 

i l i w  Carrier 

(Édouard & Olive Nolin) 

A r l ~ ~ l a  Robcrgc 

W' i l f r~J  & Marre-Louise Ladaretre) 

Gislle Pclcliac 
(~aul-Éi i i i le S( Gcorgctte Roulrau) 

Fl~igucttc Leclerc 

Gilles Dion 
(Philippe & btaric-Luce Lavoie) 

Dciiis Plante 

(Cliarles-Henri Irenr Couciire) 

Ecrnandc Robcrgc 
(Dunat & HblCiie Forriet) 

Jacqueline Fontarne 

(Honoré & Al ice  Couturc) 



I~siis ,111 niariagc dc Niculai Gossclin cr de hlarpucrirr OulrrCal. d e  Cnt i ib ra~  carituii Thiiry-Harcciiirr. arrondissemctit cr i ~ é c h i  dc Bagcua, 
Nurninndie (C~lv;idos) 

Génération Prcnum et noni 

I I I  Gahrirl Gossclin 
[vf hlürgiicrite Lemelin) 

I \' Laurcni C;osselin 

\! L~iirenr Giissclin 
(v f  hlarir Racine) 

Jean-Baptiste Gusselin 

Gérard Gusselin 

(;eurgtttc Gusselin 

Julierre Gossclin 

Lieu e< darc 
du mariage 

Sillery 
18-OP-1653 

Sr-Picrrc 
23-1 I - l r ,X3  

(2'1 Sr-Ldiirrnr 
26-08-1732 

Sr-Cliarles 
16-02-1737 

1 2 ' )  St-Charlrs 
06- 1 0 -  i ~ o ?  

Sr-Iicnri 
nz-o?-isj5 

Sc-Cliarles 
03-09- 1867 

Sr-Charlcs 
io-o2-1suj 

Ptntcnclre 
02-05-1942 
Sc-Josrph 
23-09-1948 
Pinreiidrc 
2(1-06-i+i? 

Prénom et no111 du conjoirir 
(Pré i iom du père, nom de la mkrc) 

Fr;in<uisr LcliLvre 
(Ctirisruplie cïr Grorgrtrc Clcnienc) 

M~rie-,4rinc b r c  
(Jacques EI Anne hliirttii) 

Maric Ciiti 
(Jean & Mme-Loiiise Duuffard) 

hiarir Boissunneau 
( h ~ i i s  8( Maric Guérard) 

h,laric Duqiict 
(P ie r r~  % Marie Dtrnicr) 

NoCrnie Lc-çlcrç 
(Luiiis & Zoé Deincrsl 

Maric-Jçniinc Guÿy 
(Ferdinand Anna Goulçr) 
Gcuri;r$-Airne C'uiiriirc 
(Alpliunse ti ~LIaric-Laurc Bcaurluin) 
Rosaire Bruuard 
(Joscph & nelpliine Roy) 

Issus du mari;igc de Nicol3s G~sseliil ct dc Margiieritt. Dirbréal. de CurnLiriiy, canton  l'hriry-14-isrrvurt. arrondissement ct cvêché de Bavciis, 
Noriiian~iic (G1i.üdos) 

Gfncrn t ion  

1 

I I  

111 

1 \' 

\' 

Prénoin  er nom 

Gihriel Gossclin 

i\.iiclicl Cusreliii 

Joscpli Gosselin 

Louis Gosselin 

Loiiis Goszelin 

Antoine Gvssclin 

Ltun Gossclin 

C;r?ci.x Goqsdtn 

Clara (;»$.icli~~ 

Georgianiia Crosselin 

Liei l  er dare 
du mariage 

sittcrv 
15-08- 365.3 

Cunrrar Duquct 
12-1 1-1684 

Sr-Picrrc 
17-1  1-1737 

St-Tranqois 
07-1 1-1763 

Sr-Hrnri 
28-02-1 791 

Sr-Hcnri 
(1 1-02-1525 

Sr-Hriiri 
27-08- 186? 

Pinrcndrc 
11-07-1906 
Pintendre 
2 1-Ils-1900 
Pinrendre 
23-07- 190.3 

P r é n o m  et nom d u  conjoini 
(PrCnum du père, nom de la mi-rc) 

Fr~nqüisr  Lelievrc 
IChristciphe .k Geurgrttc Clérncnr) 

hl,iric-Miclicllc bli(n)villc 
(Françuis c*: hIar ic  Langlois) 

hlaric-hladeleine Lcclcrc 
(AJricii & Genevievr Paradis) 

Josepbrc Gagni-Bellavilncc 
(Prcrrc &i Fladclcine 
Des Trois Maisons-Picard) 

C~rnille Bcsuduin 
(hlagloirc Esrhrr beauduin) 

Vapolion Laroclicilc 
(Albcrr & Marit. 8élaiigcrl 
Thcophile C~mpagi ia  
ucan & Célestc C~iuturc) 
Kuniuald Lessürd 

(François d Adil itdc Morin) 



1 5 5 ~ 5  du tii;iriage de Nicolas Gusselin ct de hlargiirritc D u t r e ~ l .  dc Cornbrsy. canton Thiiry-Hiircr>urr, arrondtssc-ment cr éi.ci.ché dc Bayeux, 
Normandie (C~lvadosl 

Générar iun  Prénuiii ec nom Lieu er dacc 
du mariage 

Prirnom ct nom du conjoint 
(Prénuin clu père, nom de la nière) 

1. Gabriel Gossclin 

11 Ignace Gussrlin 

I I I  Gzbricl G L ~ S S ~ ~ I I I  

Sillery 
l S-ijR- 1657 

Sr-Picrre 
23-1 1.1683 

St-Laurenr 
71-1 1-1719 

fr~nqoise Lcli?vrr 
(Chrisrophc & Grieur~crrr ClCiiicnr) 

iMaric-Anne k i r 6  
(Jacques & Aiinc hlarcin) 

hl~rgucri tc  Lemelin 
(1.uuis & iltarie-Anne Dclomüy) 

Beauinonc 
24-0 1-  i 746 

Sc-Cl~arlcs 
28-01-1771 

Sr-Gen~ais 
u j -u7- iSi3  

Lévif 
16-06- 1 840 

Src-Sopliie (iueganr icl 
~ - n ( ; -  1 H; 8 

Sr-Ferclinand-J'HaIih?. 
17-ici-1916 

Clirisr-Rut (LI-vis) 
1?-07- 1945 

h.larre-Annr Lisse 
I)a(:qiies LY: F ~ ~ I I Ç O I S C  Cliarcçr) 

MaJçlrine Nolrn 
(Guillaume Lu: Xlafidcleinc Lcclcrc) 

C;rnci.ii.\.c. Ruy 
(B:isilc fi Luiiisc Boulc) 

Olive Co~irurc 
(Jus -P:*sclial & IM Darrns-Eccours) 

Ciutliilde 1-eclcrc 
(Pitrrc cq( Luce Roy 

Rus~lba Daisle 
( P l ~ i l t n s  & hlelanie Ruel) 

Marie-Julicttc Aubcrr 
(Jcisrlili & C;rntia Drlislc) 

\' Frnnyuis Gosscliri 
(1.f Élisabctli Fiiurnier) 

VL Joachim Gossctin 
( V I  Genei,i+\>c Moristerre) 

S'Il Laurciit Gossclin 

Vlil Jean C;osscliri 

IX hrscne Gosselin 
(vf Yvunne Dcsruchersl 

X Marcel Gosrctin 

lssus rii i  rnarioga d'Anroinc Guup~l c t  clc Marie Cliusstiri. dc Curnil. arrcindis'iciiiiri; Tullc, Cvi.ciii \Ir i.iiiiu;~,s. Limousin (Corrczc) 

Génération 

I 

II 

1 I I  

IV 

v 

v 1 

VI1 

\ ' I I I  

1 s 

PrCnom ec nom Lieu et date 
du rnariqe 

Prénom ct iiom du conjoinr 
(l'ri-nom du pcre, iiom cle la mère) 

Marie-Jeanne Galio(ii)ry 
(Louis cc: Nicole Suiiilfartll 

Aynips Élisabcrh Tliibcau 
(Picrrc & Agni.5 ksfcbvrr)  

hi.-1:PIicirL: Roy 
(Jacques & M -Fr;i!i<:oise Brochii) 

Marguerirc Clfrncnr (I.aliunri) 
(Ancirc Ang Goulet) 

Marlclciric Carrllicr 
(Pierre 6: h,i -]os. hcaudoin] 

AdCle Laflamn~c 
(Pie rrc b Rest i t uc Laliunrc) 

Alici: Giurure 
(Gror.qes 3( Gciulie Riiii!t~.t~~] 

Gilbrrtr Buldiic 
(Oscar .k i!rriii~ix Altaire) 

Hcnri blcCaugliy 
(Henry LQ Clztire Bcrnarcll 
klarylcii Br:icl-,.i 
(Dciiis a hi:iilclcinc Po~iliüt) 
Giij.lsinc Ducl-il-snau 
(Maric-Louis Lsi Micliclinc Bcaulicu) 

hnruinc Goupil 
di1 Laiiolcttr 

Louis Goupil 

Pau! (Anroine) Goupil St-M icliel 

I 9-oo- 1797 

h'alx>!ciin Goupil 

L i n d ~  Gouprl 

Ktül Cuuliil 

Marquis Goupil 

St-LCoii-de-brandon 
3 1-07-l353 
Sr-Nazairc 
18.07- 1992 
Pinrendre 
2j-07-19Sj 



Rcné Jcccé iridiqiic que Pirrrc Grondin. J'originc incciilnue ?sr Jiçttli. i 1 aiizon Ic L x  aout  172'3 i l'igc de  $1) aris II s e r ~ i t  donc ne \< r s  1643 
Son mari:igc- h hlaric Irciurnirr. Cgairrnciii J origine inconniit, lurai t  cri lieu vers 16'38 cn I'rançi o u  3 Grçinclirics Drvtnuc i,ciix.e, klaric Foiirnitr 

SC I t i r  rem:trir.c i L ~ u z ~ i n  IL 16-01 -177tl 5 Jem-U:ipristc I'ranclic (conrnr  13 Jit nurairc I-liclic). 

Ghi iérat ion Prénom Cr nom I'rcrioiii cc nom tlir conjoint 

(Pré-non1 du pèrc, nrim de Is  rnbre) 

Fraricc i i i i  I;rt>iidirics Marie Fuiirnicr 
vci's 169H 

SI~i.ic.-Asi~i.liqii~ Albert 
(Reni k C;riicvihc Arniiud) 

Ill Jusrpli G rriiidiri Sr-Joseph (13c~ucc) Maric-Juscphrc Uriciicr 
0 1 -03- 1756 (Luuis Y: Rcinc Ga~iir i i i )  

Sr-Jusepli (l3csiic.c) Arigklicliic Pi~iricr 
07-02-1 777 ( 3  & frsnyuise Jncqiics) 

\: Picrrr Criindiri 

hl'iric--Louise Ooviirz 
1 \Vil frid a Plaric-an rit I-tss:trJi 
J < ~ I I [ I w ~ ~ c  Roy 
cPI-iilinioii .X Alite T~rJrl) 
Yvonnc Vc.illcii>; 
(Ol;i,icr k Mar ie  Vcil lcull  
Annc-hl.iric 13oyuri 
IWilKrid x Marie-Ariric Lcssard) 

issus d c  Frÿn<uis Giiitrc-niiric. di1 Joli<:eur. cc dc h.t:lr~iitrirc \ir.ii.i!. r lc  S a i i î r - h Z i c I i v l - i l ~ - L ~ ~ i i ,  rliurcse rlc I.i[riiigcs. Fr:int r 

Préilcini cr nom du coi i jo in i  

( P r d i ~ o m  du pèrc, noni dc la rnbrci 

I 

11 

I I I  

I V  

\' 

Ch*rlrsl-iourg 
28-1 1-1758 

Nutrc-Darric (qii4litc) 
13-04- 17911 

St-1-lcnri 
1 !-01-IS1.9 

Sr-Flcnri 
to-oÏ5- i 562 



Issiis dc François Contrcinine, dit Jolicceiir, ei  de hlargiieritc Iitrnsy. de Saint-Micliel-de-Lion, diuci.sc d r  Liniogcs, Friinrc 

Généra t ion  PiBnom et nciiii 

1 Jean-Baptiste Conrreniiiir 
Julicmur 

Thomas Conrrcmine 
Julicirur 

i V Georges Conrrcminc 
JU~ICOL 'U~ 

\> Joseph Jolicceur 

Lieu et darc 
du mariage 

Charlrsbourg 
28-1 1-175s 

Notre-Dame (Qutbecl 
13-04- 1 790 

Sr-Mcnrr 
11-01-1819 

St-Henri 
i 0-06- i 862 

St-Paul-de-Chcstcr 
IO-07-19115 

Sr-Roch (Qiiéhcci 
14-06- 3 914 

PrCnom et nom du conjoii~r 
(Pri-iiom du pEre, nom de la nière) 

Maric-Madrfrine DI-dard 
(\TC 3 . -H .  FuularJcau) 

Marie-Louisc I'etitclair (Leclerc) 
(Lo~oiiis &! 1:rançolsr Aubois-Sr-juliciii 

Marie-Thérkse 18rdif 
(Guiilaume Ttiirksc Gucii i i~rrr)  

Olirc H d l é  
(Michd & Olive Bbgin) 

Jcsnne (Jcnny) Ramsay 
Uohnny 6: Ern i~ ie  Buuiiii) 

Carmella Vachon 
(Amédée & Florida Bisson) 

lsjus di1 mariage de Jean Guny e t  de bIaric Duiiionr, de Norte-D~me-de-Berncuil, i.v&lir de Saintcs. Sainrongr (Cliarenre-iclaritiiiie) 

Génération Prénom et nom 

1 J e m  Guay (Guye[) 

l i e u  et date 
du  mar iage  

I I  Igiiace GL.AJ' (2')  Sr-Joseph 
(vf ~Margiicrirc Rocheron) 12-06- 1 69 1 

I I I  Jrzn Guag 

V hlichel G u a y  

V1 Antciinr Gtiay 

VI1 Ferdinand Cuay 

Joscph Guay 

tucicn Giiay 

Henri Guay 

Pierre Guay 

Iirdnçois-Xavier Guay 

Maric-Jearine Guay 

Prénom et riom du conjoint 

(Prénom du pSrc, iioni de la mère) 

Jcailnc Mignon 
(François 8; h%arrc Bélanger) 

Perrine S a ~ ~ s o n  
(Gabriel $: Française D~irand) 

Xlaric-Angklirliie Bourasso 
(jean & FT,~II<;?LIC Métot) 

Rarbe Lecours 
(Michcl a Barbe Pu~re) 

Sr-Juseph Fraiiçoise 1-agueux 

22-1 1-1303 (Pierre &: Agarhc Samson) 

N.-D -LI (1.rvis) Estlicr Coiiture 
22-01-18j2 (Franqois 8: Marie Carrier) 

Sr-Jean-Cli~sostume Anna-Marte Goulet 
22-0 1 - 1895 (lti8:ii:i~. & Maric Lafrenaye) 

Pintcndre 
25-05- 1920 
Pintcodre 
05-09- 1927 
Pintcndre 
22-04- 193 1 
Pintendre 
06-07-193 1 

Pintcndrr 
05-09- 1932 
Pinrcndrc 
02-115- 1942 

Antoinettc Dcmcrs 
(Ferdinand & Marie Beaiidoin) 
Rose-Aniia Métivier 

(loseplj R: tydia Ruberge) 
Germaine MCtivier 
[Josepli A! Lvdia Kobergc) 
Alice Carricr 
(Joseph 8: Marie-Louise Foiiquct) 
Bcrnaderrc Mbtivier 
(Jiist:pli a Lydii: Koberge) 
Gtrard Gossclin 
(Drlpl7is k Noé~nie Leclerc) 



Issiis Ju mnriagc icrs  1640 Jc Jciii-liaptistc 1-lali): pcrc. cr de h,lxtliiirinc V ~ l e t ,  de Sairit-Julien du Coudray. Orlcnnais (Eiirc-ct-Loire) 

GGnératicin Prénrini et nom Lieu et dnrc 
du mariage 

Prénom et nom du conjoint 

{Prknum du piire. nom de l i i  mPre) 

Cailicrine G r r i c r  
(Içiiacc Y( Pcrririç C-rcnçr) 

I I I  Jcan-D3prisrc 1-lallc 
(vf M -C. Dtsilçrs-HuarJ) 

IV Ignatç Hüllt 

\'Cruiiiquc Pdradis 
ucrn-baptiste a i'éruiiiquc Carrier) 

Margucrrtc ' (Nom inconnii) 
(PCre er m l r c  inconnus) 

Rusç -de -L im~  Carricr 
(Eugknr & H c l h e  Halle) 

Issiis d u  m:iri;igc de Jcan N:iult. dit Labric, niarcliiti~ci. cr dc M:irit PI:irtinc, (le Ijric-sous-rllxrhü, arrondissrnient Sainz-Jean-d'hngil.  ivrché de 
Sair -: :. Sainrurigc 1Cli;irenre-hl~ritim) 

PrÇnum ct riom Lieu ct date 
di1 mariage 

Préiium er nom du conjoinr 
(Prénom dii père, nom de la  mère) 

Picrrc Nai~Jr 
dit Labrie 

Picrrr NauRaLric 

i\.farir-Tliértsir Garand 
(Picrrc & Rcricc Clianfrain) 

Jcicqucs h';iu/Labric 
hi h i  -C Marchand) 

( ; rn~vici~c Ju~irdürri 
Uosrpli LY Cartrcrine Diiquct) 

Lciiis N ~ u n . s h r i e  Marie-ThérCsé Uriiirass3 
(Jgcq~ics ti Luuisc Girrierj 

TIiFrèsc Carricr 
(Clzarles & Tliirésc Couture) 

Piritcndrc 
29-04-1'9 13 
Pinrenclrc 
08-02- i 91 5 
Pinrrlidrc 
j 1 -0s- 1946 l22-(16-I 954 

Alplionsinc C.irrrt.r 
(Hrinore a \'irginic Ul1is) 
hltiric Begin 

{Oiicoiinr & R~<clicllc 1.ambtrr) 
Gcrrnainc X~rdif (vvc AdrÏcn Ali-rivicr) 
[Lutik 8 hurca Bi lod~au)  



Issus du nieri2ge de Jean Nnutr, dir Labrie, marchand; et dc Maric barrine, dc I3ric-soiis-klarhz. ;irrr:iidissenic-iir Saiiir-Jcaii-d'AngcIy, Cvèdii d e  
Saintes. Saintonge (Cliarcnre-Maritinle) 

Prénuni et nom 

Picrrr Nsulr 
dir  Lahric 

Pierre NaiiLsLrit 

Jacqurs Nau,Tiibrie 
(vf hl -C. Marchand) 

Louis Nüiidabrie 

Lieu et date 
du niariage 

Sr-Laurenr 
06-  1 0 -  t 691 

SI -Joscpli 
2 3 - 1  1-1716 

(27  SI-Josepli 
25-02-17j6 

Sr-loscph 
23-01-1786 

Sc-Joselili 
20-1 1-1827 

N.-D-V LLgvis) 
01-U4-1856 

N.-D. -Y CLCVIS) 
07-07- 1884 

Pioteiidre 
03-09- 19 12 
N.-0.-V (1.t.i is) 

06-06-19 16 
Pinrtndrc 
03-07-1934 

Prér iom et noni du conjoiiit 
(Prénom d u  père, noni de la mi,re) 

klzric-ThFresc Garaiid 
I Picrrr K e n k  Ctianfrain) 

Gcncvilvç Jourdain 
UoscpIi Y: Carlicriiw Ducliicr) 

Marie-Thtrkst. Bour:rssa 
U x q u c s  t2 Louise Carrier) 

hiarir-loiiisc Dubi 
(Arrliiir S EugCiiie cl'Aniuii) 
Marie-Jcarinc Gxgné 
(Loiii~ & OdClic a ig in)  
Clara Laflaiiinle 
(L&n & Laura Paql lCl -L~~3!~6~)  

Issuç du nlarragc d'hridri- Pépin dit Lachance. marcliaiid. et deJeanne Chcvalicr de 13uiin~illr, du Hiivrc, arcllcvi.cki6 de Roiicii. Normdndic (Seine- 
Siaririme) 

Génbrarion Prénom et nom 

hnruinc Pipiii 
dic Lachnricç 

1 I Joseph Pcpin 
dit Lacliance 

Lieu et darc  
d u  mar iage  

Québec 

34-1 1-1659 

St-Jean 
34- 1 O- 1708 

111 Josrpli Pipin (Laihance) St-Jcaii 
(vf Loiiise Thirirrgc) 09-09-1737 

1 l1 Augusun F ~ I I I ~  (Lscliancc) ( 2 ' )  Yaniacliichc 
(vf i\.larguerire Tliiviîrgc) 13-06. 1796 

V François-Xavier Pcpin Yarnncliiclic 
tachancc 0 1-07-1822 

VI Raphacl Lacliincc Sr-Sévcrc 
03-07-1857 

\'Il Jciscph-Trefflb Lachanre St-Uonihcc (Shac,iiirgsi:) 
07-08- 1853 

Sr-François-Je-Sïles 
(Lac-Sr-Jean) 3 1-07- 1905 

Sr-1:ranqois-clc-Salcs 
(Lac-Sr-Jean) 23-03-1 Y32 

Pré~iom et nom du conjo inr  
(Prénom du père, nom de la nière) 

hla-ir Tesce 
(Jean ,T !.~ujsc T~l<inncaii) 

hlargucrice Fonrainc 
(Etienne ~c Marie h i i i l l r l  

Maxgucr~tc L~euilceau (Frltcau)) 
(parents i)oi~-inscrirs) 

Margiirrirc Grenier 
(Uonavenr~irc R icl*rgi~erire Lavigne) 

h,L~ric Atarrin 

I)usepli & Franqoisc Bel rnardl 

I'hiloménc Lavcrgnc 
(Daniel & XIargucritc blilerre) 



- Çitzia/ggie des h~y,fla~~z~ne L fi%~L!ippti) - ------ 

I S S I I S  [III nlar1:igc dc Her\,c Qucinenrur cr  d e  Fr:int;oisc Jortl>ti, rlr Pliiuclani~l, arrondisscmcnr de Urcst, évkliC dc Saïrit-Pol-tlc-LEi~ii, Brcr;ignc 
[i7iiiiscCrc) 

Lieu cr tlatc 

rlu ninriage 

I I I  Jvvil-Uaprisct L:illaniiiie St-V:dIicr 
16-10-1769 

I \/ Jcün-Bapristc L:ifl;inirnç Sr-\~:iIlitr 
16-IO-17gY 

V Jean-Uaprisrc Kriiii~cr Sr-h.liclic.1 

clir L ~ t l a n i n ~ c  05-fl2- 1839 

\' 1 Jcan-Daj~ristc Laflari~mt: Sr-l-icnri 

19-07-1875 

\'11 Jean-Us~tis tc  Laflamnic Pinrcn<lre 
27-02- 190 j 

vil1 Philippe Lsflammc Piiirendrc 
i 3-08- 19 34 

Prénuni et noni du c o n j o i n t  
(Prknom di1 pkre, nom de la mére) 

Issus clii ninriage en 1638 clr D:inicl Gaurrun ii Aritoiiictrc Fuiibcrt, dc La R r l ~ h ~ l l c .  Aunis (Cl~arenrc-iLlliri11111~) 

Générariun 

1 

II 

II 1 

1 V 

\! 

V I  

Prénoni ct nom 

hiidicl Gaurron dit L~rodicllc 
(vf Catlicrinc Puissoii) 

Augustin C;orrun/ 
L~roc  hclle 

Prcrrc I.ar<iclicllc 

Luc Lari~clx llc 

Licu ct date 
ciil mariage 

(2:) L a  D u r a n r a y e  
19-1 1-1686 

( 2 ' )  Sr-Vnllicr 
03-02-17 16 

St-Miclic-l 
21- IO-1754 

St-Cliarlcs 
IIH-02- 1774 

Sr-Hciiri 
17-02- 1HO0 

Srt-,hlaric 

07-06-18.38 

Prknom er nom du conjoint 
1Prénom du pcre ,  norii dc 1s nlère) 

Marie-iCIedrlt.iiic Bissvnrirt 
(Picrrc d Matrit  Dallon) 

Mari?-Aniic tcbrun-Carriérc 
[NoCl ik Aiinc 8rucliiil 

Carlit riiic lac roi.^ 
(Gabriel & hfarie-(1gni.s Ciouricr) 

Lucillr Clriiirier 
(1.iriicrc & Ainice 13ruii) 



Issus du mariage de Franrois Mercier i Roherre Griiilleaii, dc Saint-Aubin de i<iurouvre, îrrondisseri~enr Mortagnc, Cvé~he  de Cli~rrres, Pcrche 
(Orne). 

Gknération Prénom et nom 

Julien iL1ercic.r 

1 I Jean klcrcicr 

I I I  Ju!ien iMercirr 

IV julien blçrcier 

Licu et date 
du mariage 

Préntirn et  noni du conjoint 
(Prénom du père. noin de la mC.re) 

Notre-Dsnic (Qucbec? Marie PouJiil 
18-01-1654 (Claude & Jeanne hicrcier) 

Sce-Anne-dc-Beaupre Barbe Monrrnfligriier 
25 -07 -1~91  (Cliarles & Marpiierirr Auolléc) 

SFC-Annc-de-Beaupré Agnès Miirgurritc Meiinier 
20-03-17 l Y  (François A: Anpçlique Jacob) 

Sr-Vallicr Marguoitc hiarche Roy 
11-01-1755 uean R; Aiigtliclue Huard) 

V Julien iMcrcicr (3') Sc-Vdlier 
viM.-C.  G t t i n  12-n2-1518 
vf hLadclelrit Laverditre 

Julien hlercicr St-Henri 
3 5 - 1  1-lS)(, 

Isaïe Mercier St-I,lci~ri 
03- 10-1876 

François-Xavier Mcrcirr (2') Sr-Hcnrr 
vf M -Gcur,qisna Beauduin 30-07- 191 1 

K:ihcrr Mcrciïr (abbt) 

Charlnrtc Frader(te) 
(Jcan-Mxir  o: Marie Cyr) 

Maric-Louise Bélond 
(Miclicl % Marie-Louise Côté) 

Marie-Adclc TarJif 
(Cliiirlcs & Éintrnnrr Bcsudoiii) 

Jcaniic klorin 
(Picrre Léa Royi 

Issus di1 niariagc de Fr~nçois Mtrivier i hlargucrire dc Clisil~buur, de Pnyrk, nrr~>ndissrniciii de ~Munrmorillon. Poitou (Vienne). 

Génération 

1 

II 

III 

IV 

V 

\> I 

\ ' l t  

P r é n o n i  et nom 

Nicolas-François hlCri\.icr 

Allyrc- hlérivirr 

JosC.ptiine hlerivicr 

Philénion Eviérivirr 

Lieu et  datc 

du mariage 

Cap-Sr-Ignace 
22-1 1-1701 

St-Vallier 
05-02- 17.35 

Cap-St-Ignace 
19-10-1761 

Prénom er nom du conjoint 
(Prénom du père. nom de la mc're) 

Marit-Clnirc Lcniicux 
(Josrpli-Alexis 6: Genevicvc Fort iri) 

Soptiie Couriire 
(Alcxendre 8; Élisabcth Drapeau) 

Eugénie Dubeau 
(Jean-Baprisrc k Louise-E Bouclier) 

Henri Lahrie 
(l'ital & Don~itildc Bégin} 
Aiiianda C;osselin 
(Vttnl 8: ~-DUISC Clusiau) 



Issus rlu rn;iriagc r i t  Fr~nçcis hIcriviirr i hIa rgucr i r~  de Cliambuiir, dc Payrt, ürrondissrniçnr de h-lu~itinorilluri. Poitou (Vienne) 

GGnératiuri Priniinz er nom Lieu ct date 
d u  n~ar iage 

I Jcan-François Mirivicr kip-St-1gn:icc 
22-1 1-17Ul  

Préniim et nona du conjoinr 
(Prinrim du père, nom de la  mère) 

Julic Fuiiriiicr 
(Alcsis 8: Jus Tliibraiilr) 

Supl~ic Criuriirr 

(Alcuandrc R klisütietli Drapr;iu) 

1.ylia R o b ~ i g r  
(Etirriiic ,u( iblarit Saiizsonl 

Irsus du riisi-iaxr dr François bErivic-r I b,Iargiieritc de Cliambuur, dc P:iyre, drronrlisseniçrit Jc A-lunrm~rilluii. Pu1ti.i~ (Vicnnc). 

Cenkration Prénom et niim Lieu cr dare 
du mariagc 

Sr-Henri 
14-(Il-I861 

Prfnum et nom du conjoinr 
(Prénum dii pkre, nuni de la  rn&rc) 

Generttrc Rcgaulr (WC Thurniis Ciigni) 
(Dumiiiiquc k TLuiiisr GaiiniunJI 

Julic Foiirnier 
(Alc-xis &Jus Thibeaulr 1 

Sopl~ir L O - ~ I I T I I ~ C  
ihlcxaiidrc A l~l i~. i l i r t l i  Drapeau) 



Ces Moriii, dies Bouclier. soiir originsircs dc Norniandic 

Gknéracion Prti iom et norn Lieu et  datc 

di1 mariage 
Prénom et noni d u  conjoint 
(lJrénom di1 père, nom de la mLre) 

I 

I I  

I I I  

1 \' 

Picrrc hlurin 
dir Boucher 

Pierre ~Uoriii Fronguisc Giasson (Cli~ason) 
(Guyon k jrsnnc Bernard) 

François-Picrrc Morin 
vf T;c.iii-i iCvc Laiigriicr 1755 
vf ilizubcrh Brideau l f  5 3  
vC Dororliic blalbeiif 1749 

Fclicicé Planrc 
(Clxirles & Magdelcinc Avare) 

St-Michcl 
27-OL-17y3 

Sr-Hcnri) 
02-08- 1825 

Sr-L~rn bcrt 
06-ti4 - 1869 

St-Henri 
29-09- I SY6 

Sr-klcnri 
3 1-07- i 92 l 

Hriiri hlurin 

Pirrre Muriii 1.41 Roy 
(Nspoléi~n Pr Elmire Gossclin) 

Robcrr Mercier (abbi.) 

Issus du mariage de Pirrrr Noël cr d'Elisabcrh r\ugustin de Cliiré-cn-Mootrruil, ~rroiidisscmtnr ct Ii.Cclic de Poitiers, Puiroii (\'icnnr) 

Génkration Prénom et noni Lieu et date 
du mariage 

Prknoni ct nom du conjoint 
(Prénom du piire. nom de la mère) 

Src-Famille 
12-10-1669 

Nicole Lcjirsnd 

(Nicolis & Alinc Duplessis) 

Sr-Jusrpli 
07-1 1-1707 

biaric-Aiiije Hiizrd 
(Jean B rlIaric-~\iiii: Aiïiint) 

III  Jcan-Büprisrr Noé1 Sr-Joseph 
13-02-1754 

Josephre Bourget 
[I'ierrc k Fraliçoisc G u P ~ )  

St-Joseph 
17-01-1735 

klaric-Lo\iisc Parry 
(Y-oiiis cE: hl.-Genevitvc Turgrun) 

St-Joseph 
14-05-18 17 

Thérise Bourgcr 
( J \ I I L ~ I - ~  & Tliéri-sr Carrier) 

VI Françuis Noèl 

V l l l  Francis Noët Dcmerisc Couture 
(C;curgrs & Adde Ruel) 



Issus 'tu iii<Iriage dc Marin NJJL.~" rlir I.aiignc i Jr:iiiric 13espiris. dc Gciiriuillac, ;v?clic cl'An_rorili.nic. Arigc>iiiiii>is (Ulareurc) 

G&ni.raricin Prénoni e t  nom I'réiiorn ct ricini du conjoint 
(Prknom du pkrç. nom de la nii.re) 

111 hnroiric N$rlc.aii 

Louis Nsdcnu ii-Laric-r\riiic G.ossrlin 
(Louis hlsidclcint. Ur:iiidiiin) 

Sr-Hciiri 
10-01- 10 1; 

St-Ctinrlcs 
14-02-1S46 

)ar;c]uclinc Uriyvn 

(iVjlirid R hisric-Ariri:i Lcssartl) 
lrcnr 5rriu:ird 
Ur:st:;!h 6 Delphine Roy) 
Xi,irielcinc Diimonr 
(Adc1:irtl 2i r~abri î l le  Parntlis) 

Issrts d u  irinriagt de Jacques Nulin cr  de A.13rg~t~rice Gmllilrd. rlr Sniiir-Jca1.i-rlc-Pcrrut. Ivtcli& de LA Kocliellc, Aiinis (Cti:ircnrc--hI:iritinicj 

GbnC-ration Prénoni er nom 

1 J3rcjucs Nr.iliiz 

I I  Pierre Nolin 

I.ieii et d:3te 
d u  mariage 

Quc!ricr 
18-1 1-1671 

Sc-Picrrc 
\S i -1  1-1708 

PrEnurn et nom ciu cc>rijoirit 
( P r k n o n i  d i i  pkre, nuni  dc la  mcirc) 

hladrlciiic Prcsscaii 
( F ~ b i c n  & Hiltiic Énaiicl) 

111 Pierre. Noliii 

I V  I.i>uis-B:lsilc: Noliii 

\' Juscpli Nr,liri 51-Joseliti )uscplitc C.irricr 
1~-01-l8l15 CJoscpti Gcncii&ve Carrieri 

\' 1 M:ip!uirc. Nvliii Sr-jcisclili Fiiplirrisiric Proiilu 
jO-I.)$- 1842 (I.uii;s c;. Flii*rl.sc Biicrÿu) 

i71 1 h:lagloirc Nolin (1') N -D-V ILéi.is) Philc>nii.nc Lcblurici 
(\.f hi~ric-Elniire C ~ r r i e r )  [i3-10-1SY2 (josc],h & hlarit-Kosc C a r ~ n r )  



Issus J u  mariagc le t I février 1632 i h,Iorragnc dc l'ierrc P a r d i s  rr dc B a r b ~  Gc-yoii. dc hturragric. évèrlié dc Cliürrrcs, Pcrche (Ornc) 

Cenération 

1 

I I  

III  

1 v 

v 

1' 1 

VI1 

PrCnorn et nom 

Guillaume Paradis 

Fi-sii<ois I':iri<dis 
(vf IlrsuL Ciirrj 

Ignace Parüdis 
(vf Matic-Arinc Hallbi 

Igiiace Paradis 

Louis Paradis 

Clarida Paradis 

G:ibrielle Paradis 

Lieu et date 
du mariage 

Rctupvrr 
29- 1 O- 1670 

SIC-Famille 
13-11-1719 

(2') Sr-Prerre 
1 3-07- 1 76 1 

(?) Sr-Henri 
IH-03-1804 

St-Henri 
06-09- t SA.? 

Sr-Joseph 
06-02- 1877 

Pinrcndrc 
16-07- 1907 
Pinrcndrc 

07-10- 1930 

Prénoin et nom du conjoinr 
(Préiwm du père, iiorn de la mère) 

Gcncvrive Slilloir 
ucan  A. Jcsnnc LrRay) 

Maric-Aiinr 'Iiircor(tel 
(François R. Marguerite Ouiinct) 

Marie-Gcncvitvc Blars 
(Picrrr & Rosal~c  1'~urriier) 

hlaric Giuture 
(Luuis LY: Angdiquc Duinunc) 

blür~r Bégin 

!Olivier k Marie Curnrau) 

Eudore Coururc 
(Joscplz 8, D d p h i n r  (;osselin) 
AdéIard Duinoiit 
tjolinny i4 Viraliiie Cotir tire) 

Issiis d u  rnnriage de Jean Pclchar aJulicnnc Chnriiel, des Bnards. d:n)ci.s~. ii'Avr:~nches, Normandie 

Ghi-racion PrGnom et nom Lieu et dare 

du mariage 

I Rcni- Rlchar Sc-b'allicr 
j1-01-1763 

11 Joscl~li Pelchar St-Clinrles 
U7-IO-17SS 

I I I  Josrpti Pclcbat (Tj 52-1 1 ~ 1 1 r t  
(vf Jos B~guerre-Lamoiitagne) 13-03- 1821(?) 

I V Pierre Pclcliat Sr-Aiisclnit 
06-10-1846 

Sr-isidorc 
10-04-1SSl 

Sr-Lambcrr 
13-O?-1913 

Sc-I.sm berr 
07-OS-1944 

t'réiiom et nom du conjoint 
' 

(Prénom du père, nom de la mère) 

Joscplitc 1:elreaii 
(Alcxnndrc & M -Élisabetli Coiirurc) 



Jss~is du nifiriJgc Jc N i c u l ~ s  Plante c t  d'lsabcllc C h e i i ~ . ~ n ,  i l c  Laicu, ~rront l issrnicnr  ct Cvtchr de La Roclicilc, Aiinis (Cl ia rc i i rc -h , lu r i r in~~ ' I  

CCiiFi-iition Prenom er norn 

1 J e a n  Plante- 

I I  Pirrrc Pl;irite 

111 Picrrc Planrc 

IV Prisquc P l ~ n r c  

Lieu er date 

clu niariage 

QiiCLtc 
01-09-1 6 5 0  

Src -F~rn i l l t  
06-1 1-1691 

Sr - Jc~n  

27-07- 17 17  

St-Picrrc 
10-04-1 747 

1' 11ml~ro i s~  i ' l ~ r i  te Sr-Picrrc 
1.1-0- 1797 

V I  i\rnbruisc Planrc Sr-Hcnri 
19-rli-1639 

1'11 Jcan Plitntc St-Jean-Clirysustr1111c 
26- I l i - ]  S i 0  

\!l Il  lus-Napolcun Planrc Sc-1siJrirt 
2~-02-1903 

Prbnum et norn dii ronjoiiit 
(Prknoni du père, nom dc la nitrc) 

Frtiryoisc Uiiuc,iirr 
Ii\.Iariri E, Perrinc ,ll:illc r) 

Margiicritç Pattnaiirlc 

(Nicolas & bfargutrirc Brctiiri) 

Anyeliqiie Avurd 

Il.'irrrc K: Louisc Giiurliier) 

hjaric J o s ~ l ~ l i c  Lc Clçrc 
(\.vc Augiiscin ValliCrrs) 

hlarcïll ine BClangcr 
(Pau[  & Hrnric t tc  Pürxlis) 

l r rne  Cuiir iirc 
Uustph .u: Odt l i e  Labrie) 

Ch.irlrr Puulrot cst lit vers 1631. II est le fils ric Jeaii Priiiliur. rh:irpcnticr, et de l e a n n e  Jouscph, de Sainr-Ccisrnc-dc-Vÿir, di~ic&sc Lc r\l.ins. 

atrrlnilisscnicnt dc hl3ni t . r~ .  é i , l c l i i  Le hians. Mainc (Sartlie). A Bcsiil.irC c t  a 1 iIr-t1'0r[i,3ns. i l  cxcrce le rncricr dc [iiairre charpcnricr 

G6nPr;ition Prénom er noni 

II Jran Poulior 

I I I  Charles Puulior 

IV Juscpli Pi>uIior 

Lieu et dace 
du mariage 

Sr-Jcan 
o ~ - i o - ~ x o  

V Juselih Pouliot Sr- jean 
1 1-03-1800 

l1 1 Picrrt  l'ouliur St-Jean 
09-0 1-1826 

V I I  Françuis I'oulior Sr-Jcari 
27 -09 -  1S5.3 

VI11 Fraiiçois-Xai,ier Puiilirit St- Anscime 
22-02-1HHI 

1 X Alpliiinsî Piiiiiiot St-Hcnrt 
03- [ (1- 1920 

Préntiin et nom dii conjciirit 

(Prénom du pkre, norii de I;i r n l r e }  

MaJc-lc-ine /\udcr 
(Nicol ls  & M~clclcinr Després) 

Marie-Louise PCpiri-1.dr.liancc 
(Pierre-Nnél & Charlurrr Rodeaul 



-- Giizénlqgic dm 'KG Beige (.n'Keapfiikc) -- 

Issus du niarinpe dc J ~ E ~ L I C I  Kr3Litrgc cc de Claudinc Utirer, (Ir S:tint-Gerni:t;n-lc-\?:isson, évéchE d c  Dayeiix. Norrnaiidic (C~I~.:idos) 

Génération PrCnom et noni 

1 Ptcrrc Ruberge 

Jir L3pitr.l.i 

11 Picrrr Rulieryc 

I I I  Nicul:ib Riilicrgc 

Lieu ec date 

du mariage 

St,lostph 
I i-04- 1 7 7 4  

Sr-1-lcnri 
Id-02-  1YD3 

Sr-I-icnri 
07-08 - 14 j X  

(2 ')  St-Jcnn-Cli~.~s\i~ci~nit: 
11-10-1870 

Piiircndrc 
20-07- 1903 

P r é i i o m  cr nom d u  conjoint 
(Préiioni du père, iicirn de la ti.~i.i-c I 

1:rinyuire Luignon 
(Piîrre a 1'rant;oisr Ruussiri) 

hl i~rie Lcfran<uis 
(A!. xis-N S: hladelcir~c Lçkbvre) 

-- Çi~&dqgit) dm, 'Kg ~ ~ ~ I ~ L S Q . . { I ,  ( ~ c i , r l !  -'f-te.iwi d A hxan dre] - - 

Issus rlu ni.iridgt cn icussc Je  Charlcs Robcrrson c r  dc Margnrrr \Vils~iii 

Geni-ratiun Prénom et nom Lieu et dntc 
di1 mariage 

1 Clinrlcs Robcrrscin Notrc-Uanir (QuCLirc) 
26-06- 1527 

I l  Cliarlcs Thonias Kobcrrscln N -B.-V (LrvLs) 

115-02-1866 

J I J  Cliarles 1-ItI~rion Roberrsun Pinrciidrc 
30-06- 1 Y i 4 

I \' Charles-licriri Roberrsuri Piiirrndrc 
08- 10-193s 

hlcxantlrc Rcbrrrsun Pintr i idrc  
t.1-06- 1941 

12rCnom et noni  d u  cunjuint 

(l'renom du père, nom de la riière) 



Issus clii ninr;ngî tlc Toiirsaint Snrnsun cl C:irlierii~e Clicvalicr. Jc Stiirir-Grariçri-dcs-Ur,is. evi-c:lic d t  Lisiciix, Niirnianifir (C~lvailus) 

Gcri6r;itiu1i Prénoni er riüm 

I I I  l c s n  5trnsun 

1 V Jt1ii Snmwii 

Prénuni ct nom du conjoint 
(Prcnum du pbrc. num dc la mkre) 

Olive ISLyin 
(Anihruis; F, /\ngi.liqiic T;ii;~y) 

GEnCraricm Prénom et noni Lieu ct date 
du mariage 

Prcnoni ï r  nuin du coiiji-iint 
(t'rénom di1 pl-rc. ni>iii de la  m&rc) 

\' 1 Ediiunrd 'iicmhliiy t a  i\lalli:iit 
19-10-LX16 

\'II bduiianl Twiiibliy 1.3 klglbnic 
2 I -02-1856 

\'l II Alcxaiitlrc Trcnl bl:i). Sr-IidL~It 
2 1-1):- 1x79 

1 S Victor Trcrnlilay St-1:idc.I~ 
1;-O-. riil-; 

X U'clli~ Trcnilil,iy S[-FirlCic 
2 1-02- 1944 







de. Jrn~wiIL 

Philippe, Éjrrrlick el I'ivoni~e LqjLzmme ccrr 1 9 1 B 



s a n s  erre ni impérarif ni aléatoire, l'ordre de 
présentntion des faniilles dans cet album obéit à un 

principe ~rihéreiit a u  système de parenté eii vigiieiir 

ALI Québ~c. Jusqu ' a  la n.iodi6cation du Code civil 

relativcmcnr aux notns d e  famille, il y a près de 
25 ï,.ri.;, les Québécois vivaient dans u n  système 

forr~mcnt  patrilinkaire, en ce sens que Ir mariiigc im- 

posait Ic patronyme du tiiari i l'épouse ainsi qu'aux 

enfancs du couple. Il paraît donc norinal de ranger 
les familles dans l'album suivai~r l'ordre alphahétique 

du pacronymc des maris. 

Cc principe n'a toutetois rien d'absolu. À la 

dr:rn.inde expresse dc certains, fori~ililée en temps 

opj: ircun, on ii donné priorité au patronyii-ie de 
l'épouse. C'est le cas amsi des filles de famiiles souclies, 
à l'instar des Robcrston, qui en t r , "  dinenc, comine 

Di.i:iL., dans son sillage p ~ c r o ~ i y m i q u e  son mari 

Daniel, originaire de France, et leiirs deux garcons, 
qui sont trois Robert. 

Où ranger la page de Germaine Tardif, dont le 

premier mari er les deux enfarits sont des Mécivier ec 

le deuxième mari, également déci-dé, était Alyre 
Labrie? 

Problème analogue quand deux farnilles aux 

patronymes diffkrents sont interrelit-es sans avoir 

d'origine locüle. C'esc le cas des McCaughry et des 
Goupil. On p u v i t  tusder dew paga de McCa~ighry cc 

deux de Goiipii. Vu Ics fonctions importantes de 
Linda Goupil, on a optk pour crois pages de Goupil, 

rangées dans les G, et unc de McCaugtiry. Mais tour 

le monde est au rendez-vous du centenaire ! 

Polir résoudre deux problèmes aussi épirieiix que 

tardifs, or1 a ajolité ou remplaci une page de tesce 

par les pliotos de pied en cap de Julicrce Aubert 

devant son école du village et d u  cardiilal Louis- 
Nazaire Bégiii. Tant de familles Begin sc réclament 

de cer illustre parent, qiii est ne en 1840 aux limites 

de l'actuel Pintcndrc ec qui a signé le 27 mars 1900 
le décret d'érection canonique de Ir paroisse Saint- 

Louis-de-Gonzague-de-Pintendre. L'ancienneré des 
fanîilles Aubert ct la contribution de cette inscitu- 

crice de PÏncendre méritent bien cet liomtnage. 

La sectlon des entreprises siiic l'ordre alphabéri- 

qiie des raisons sociales. Quant aux orgaiiismes, peu 
~iombreux, on a un  peu bousculé cet ordre pour finir 
avec le coiii~té de l'exposition et le conseil municipal. 

C'est ce dernier qiii clôt le volume comme le maire 
Albert Lachance l'inaugure par son message d'ouver- 
t u r c .  On  pense ainsi r end re  h o m m a g c  i la 
municipalité, grande respoilsable de cette avencure 

du centenaire. L'index à la fin des pages de l'alhum 

pern-ierrra à quiconqiie de s'y recroiiver faci lemenc. 



Joseph A~ibert f i ls)  et Gi.dfld ~ z r r / - b n i l e  Aubzn n Maklein~ 
Delisle iz letiu mnr?agt Co/f/uis d  YU 117~z~1age 

it 16 j f m  1908 1e 23 sepr~mbue 19.3 1 

7 f a ~ d - ~ m i l e  Aubert, né en 1909, a Iiérirk de I i  19441, Rial (19 wprembre 1943), Ltmile ( 1  1 dkern -  

fermedcsonpèreJaephAubert(f&),épo~urdeGraria bre 1946), M~ttvice ( 1 8 m a i  1948), Francine 
Delisle, qui en avait lui-même hérité de son  ère Joseph (20 novembre 1949), Akdz'n (9 août 19521, Mm&Ieine 
Aubert, marié à Arthémise Bourget. Cette ferme (2 riovernbre 1953). 
située chemin Harlaka a éré la propriété dc la famille La première épouse de ~aul-Émile ,  Madeleine, 

AuLert depuis 1777. Elle avasr éré achetée p r  François est décédée en 1933. Trois ails plus tard, le 22 sep- 

Aubert, époux de Française Carrier. tembre 1956, 11 s'est remarié à Antonine Lecebvre de 
~ a u l - É n d e  a iini sa desrin& à Madeleine Couture Saint-Romuald. 

en 1'331. Wée en 191 1,  elle était la Fille d'Alfred ~ a u l - É m i l e  Eut le premier président de la Caisse 

Coucure et d'Anna Ouellet de Carrier-Jonction. populaire de Pinrenrlre et membre dc la Coopérative 
~aul-Éniile et Madeleine ont cu 16 enfants, dont agricole de Pincendre. 

deux sonr décédés en bas âge. Quarte générations d'Aubert se rccrouvent dans la 
jtan-G~ij (23 février 193 3), Tbérhe 1 13 septein- lisrc des conseillers municipaux de Pintendre : Joseph 

bre i934)> Marthe (1 1 janvier 1936), LLe (2 1 février père, de 1901 à 1903; Joseph fils, de 192 1 i 1923; 
1918), Georgej-Airné ( 15 mai 1939), Clermont ( 2 3  aoUt palil-Émile, de 1956 à 1958; et  l'kpouse de Jcan- 

194 1 ), r\,ia~-Anché { 10 fivrier 1943), klirhel( 1 5 avril Guy, Colet ce Pellerin-Aubert, a Cgalcrnen c occupé ce 
poste de 1989 à 1993. 

Les enjdnt, P ~ W -  Émrle er de Ahde l t i n t  tra 1 94 7 - 
1 ,-(lngée : Lise. Clemonl, A,larc-André, Mit-/~e/, 
Gcorga-A jwi; 2' r;lngLe : :M nvfl~e. Thirhe, Riul. 

~ n ~ d - É i n t  le, illacdeltrne. L.idcil1.q Jean-Gq 



S e a n - G u y  est le fils de  aii il-Émile Auberr et de 
Madeleine Counire, qui sont rous deux de Pintendre. Il 
a kpousé Colerre Pellerin le 30 août 1958 dans la 
paroisse du Cliriît-Roi à Gvis. Jean-Guy et Colerte habi- 
renr la maison paternelle depuis 1967. 

Jean-Guy a rravdlé de 1954 i 1964 à la scation- 
service de son oncle Marcel Gosseiin, siniée silr le chemin 
Pintendre. I I  s'est cnsuice etabli à son propre coil-ipte 
con-i~ne en t cepreneur en rerrassement et cain ionneur. 
Colette a suivi de près l'éducation des enfarits, a vu au 
Lon fo~~cr~onnement  de la  maison er elle s'est aussi 
unpliqui-c dans la con-imunaucé. EUe 3 été ~nernbre du 
bureau de direction de la Caisse dc Pintendre 
de 1986 à 1992, ainsi que conseillère municipale i 
Pincendre de 1989 à 1993. 

Coletcc cc Jean-Guy ont eu cinq enfants. 
Rirhrlrrl, disrribuceur d'hiidc à chauffage pour Sheli. 

Le 1 5 aoik 198 1,  il a épousé Sylvie Labrie, employée aux 
Caisses populaires Desjardins à LévÏs. Ils ont  deux 

enfanrs, Karrel et M~uirne. 
Alrc tr t~n~ s'occupe de I'éducarion des erdants et du 

bon roulement de la inaisonnée. Le 6 décembre 1986, 
elle a épousé Iiichard Racine, représentant. 11s ont d e u ~  
e d i n c s ,  Mi-loche et Joany. 

R e d ,  propriétaire de la compagnie Étagères 
Québec. Le 23 août 1986, il a épousé France Fleury 
employée des Gisses Desjardins à Lévis. Ils ont deux 
fd la ,  Anika er Audrey-hn.  

Curnl~ne, vendeuse de prodiiics naturels.  Le 
1" seprernbre 1990, elle a épousé Maurice CloutÏer qui 
rr;i\raiUe i Hydro-Québec. I l s  ont deux fds, Liidovic et 
David. 

Julie, employée de In Caisse populaire de Bienville. 
k 26 juin 1993, elle a épousé Danny Hurens, gérant 
chez Burger King. Ils ont une petite Fde, Jaimy, et un 
autre petit esr atrendu au tournant de l'an 2000. 

Rn.hai.d 
Rni~ne. Joany. 

ri,.In~f~ne, 

A:lélodie t,n 

dét'crnbre 1 998 

ii nikrr, Frcrni,e 
F/ejii3~, Aitdvtj- 
A un, René ou 

dil.a~dre Z 999 



eorges- Aimé Aiiberr a époiisé Liicctte Sam- 

son, 61.k c13Yvari Samson et d'Anne-Marie Dorval, à 

Lauzon eii 196 1. Ils ont quatre enfants ec I.iuit perlrs- 
enfants. Georges- Aimé a travaillé pour la Coopérative 
de Pintendre de 1960 a 1975. 11 a ensiijtc été engagé 
comme camionneur et mécanicien par la municipa- 
liré dc Pintendre, puis il est devenu can-iionneiir 

artisan et rnécânicier-i à son propre compte en 1980. 

C'est en 1998 qu'il vend son camion pour prendre 
une semi-retraite, tour en poiirsuivanr son triivail de 
méc.anicien. Lucecte a pris à sa cllarge I'éducarion des 
enbints et a vu au bon déroulement de la vie familiale, 

roui- en gardant chez elle d'autres petits de Pintendre. Elle 
a erisuice travaillé pendant neid ans comme vendeuse 

dans différents magasins de Lévis. 

LES ENFANTS E T  I'ETITS-ENFANTS DE LUCETTE 
ET GEORGES-AIMI? 

Brigitre, secrétaire médicale, a épousé en 1982 
Bernard Thibaulc, informaricien chez Frito-Lay. Ils 
ont un fls, Guillaiime. 

Viewe, enseignant au Cégep de Macane. a épousk 

en 1784 Carole Strum, technicienrie en garderie. Ils 

ont qliatre enfants : Marie-Soleil, Océane, Julien e t  

Koralie. 

G~étan, camionneur de longiic distance, a épousé 

en 1.996 Nancy Turgeori, travailleuse socide i Cnarny 
Ils ont une fille, Rosalie. 

Sophie, esrimatrice en bâtinient d'acier à Mont- 
niag-ny, a épouse en 1992 Mario Dumiis, camionneur 
et mircanicieo. Ils ont deux enfants : Marie-Laurence 

et Chrysrophe. 



$orsque Raymond et Jeannine lirent l'acquisi- 
tion, Ic 3 1 octobre 1965, de la ferme clu'ils h a b' itent 
toujours, route des Iles, c'hait  pour eux lin retour a 
la terre, après une diza,ne d'années passées ail village 
de Sai~it-David. En effet, coiis deux onr été élcvés siir 
iir-ie ferme à Sainr-Ansclme : lui, dans le rang dc la 
Montagne; e t  elle, dans le rang Saint-Olivier. 

Fils de Joseph-Fraryois Aiidet et d'Antoinette 
Gagnon, Raymond est  nk le G sepcembre 1979, 
tandis que Jeaririine, fille de Joseph Bourassa er 
d 'Yvon~ie Boucliard, c-sr nec le 14 jiiillec 193 1 .  Ils 
convolèrent cn jusces noces le 19 sepcernbre 1953. 
Ue leur iinion sont ~ssus cinq enfants : 

Ricl3orcl: 16 janvier 1955; Anne ,  1" décembre 
1961:.j/,l i~., 4 mai 1953;  Yr:zf, 6 jiiin 1964; ciLlne, 
28 iiovcmbre 1967, qui leur ont donné neuf petits- 
enfants. kcliard vit  i Stiirir-Anselme. C'est là clii'il a 
épousC Solange Carrier en 198 1. Ils onr trois e~ifaiits : 
Jean-Marc, Marhicu et Carhcrine, tous nés à Saint- 
Henri. Aniie Iiabice 2 Saint-Henri. Elle s'est mariée A 
Richard Dioii en 1983, à Saint-Anselme. Elle n trois 
enfants : Guillaume, Caroline et Sylviane. julic vit B 
Saince-Claire avec Martin Dulnc, originaire de cet 
endroic. Elle a deia enfants, Kcrby ec Ct-iarles. Céliiie 
habite Lac-Saint-Ll-iarles avec Stépliane Lero de 
Qucbcc. Ils onr iin LIS, Xiivier. 

Tous ont fondé vn Cover. à l'ex-ceorion de Yves aiil , , 

hdbite la maison familiale, e t  à qui Raymond a cédé 
I'cxploitarion de la ferrnc en 1998. 11 continue à lui ap- 
porcer une collaborar~on non négligeable. C'est pour 
Raymond iine rrünsitiun en douceur vers la retraite. 

Mals arrêter de travdler on gars comme h y m o n d  
ce n'est pas facile ! Il est en effet reconnii comme uri 
travailleiir infariigablc, d'une vaillance Ineu comiiiiine. 
Quc dc besogne il a abarcue sur sa ferme laitière d'une 
rrcntaine de têtes ! Er il il rroiivé, malgré toiit, le cemps 
de s'inipiiqiier dans les Chevaliers de Colomb. 

- $ . F C  Jeiirinine, quant 6. . - -  
à elle, respire iine ) 
d o u ~ e  bonré, doublée i' 
d' l in  dévouei-i~ent , 
quxi  Sans limites. En 
pliis de s'occiiper des f 
travaux domes t i -  
ques, elle donne un 
coup de main : '1 son 
liorn-nie sur In fertile 
er apporte une a r -  
teiirion t ou t e  par- 
ciculière à son pûtil- 

ger e t  a ses fleurs. 
- 

Elle  faÏt partic des Rdy~t?on~ / , J i . d~rn i r~~  

~ i l l ~ ~  db]sabe]]e et ti I fpe t i t  Rlrhardfn 18J5 

d u  Cercle liorcicole. 
et, cii alicre, son dévouement l'a portée vers le soiii aux 

tmdades dans iin foyer et vers I';issistatice aux mou- 
rants pour laqiielle elle a teçii iine l'ormation. 

Que de fois cc coiiple tic-urciix n'a-r-il pas rrssenri 
cec i t a t  de b~eri-erre qii'évoque ce vers c!c Victor 
Hugo : .: La parfbite joie vient le soir, polir qui sait 
avec fruit enipluyer la joiirnée )). 

Pour Raynioncl e t  Jeannine, des joiirnées bien 
ren-iplies, i l  y en a eu beaiicoup ... beaucoup. 



7 
/? hérère est née à Siinr-Mngloire-de-  

Bellechasse le 26 mars 1930. Gédéon est né à 
Saint-Alexandre-de-Kamouraska le 9 mai 1929. 

Après nous être rencontrés à Coaticook dans les 
Cantons de l'Est, nous noils marions le 76 jiiin 19 54 à 
Saint-Magloire. 

J'érais macl~iniste de mon métier, et nous avons 

vécu les premières années de notre vie €amiliale à 
Québec, i~ L'Ancienne-Lorette et a Orsainville. Tous 
les deux issus de familles agricoles, nous avons décidé 
ensemble d'acheter une ferme. Le hasard a voulu 

clubelle soit située à Pintendre dans le rang de l'Église, 
maintenant chemjn Vde-Marie. Nous I'avoris acl-iede 

d'Albert et fidouard Samson. C'esr le 2 8  avril 1963 
que nous en prenions possession, et cette nouvelle 
aventure a duré jusqu'en 1984. C'est alors qiie nous 

La r~za~son d~ i  rbemrn Ville-Marie er Iafwme en 196S 

1" rangée : ~ai.ie-kve Dion (dms les bras 
dfi rna.r.ié), Keoe~r Dion, Cari BUIICI~~~CI,  
Mi ix ime Dion; 2' rangie : Stéphane 
Boftcbav~I, l'éroniq~ie Dton ef le mal.i@'. 

Yve~ Bedrtpi-é; 3' rangée : Pierre Lab.recqtde. 
Chri~~icrne 8edflp v i ,  Théuèje Lavercfièrt.. 
Sjdz>le Deschênes, Hdelène Beaupi. J o h n n e  
Lachance; 4' rnngée : Nathrrlie Labuecque, 
Cl~a~les- Henri Boucha~d, j ~ l c l r e  Beartpré. 
Gidion Btsf tpré .  iMar.~ln Dion. Pierre 
Bea~@ré. En mécidillon : Corrne Bol~chard. 

&mmy el Mnrhie~ 

avons vendu la ferme à notre fdle Christiane - qui la 
gardera cinq ans - et que nous avons ernménagt au 
862, rue Lafontaine, toujours à Pintendre. 

Encre-temps, sur le plan social, j'ai occupé les 
fonctions de marguillier et de directeur de la Coopé- 
rative agricole. 

hrotre famille se compose de cinq enfants : 

_Tufie, née en  1955 a Saint-Pascal-de-Maizerets, 
Québec (Pierre Labrecque); Chr-istime, née en 1956 à 

Sain t-Pascal-de-Maizere ts, Québec (Cliarles-Hcriri 
Boucbard); pi en^, né en 195 7 à L' Ancienne-Lorette 
(Joh.anne Lacllance); Hélène, née en 1962 à Saint- 
Pietie-aux-Lens, Ocsainville (Martin Dion); YVLJ, né en 

1964 à Saint-Louis-de-Pintendre (Sylvie Deschênes). 

La famille se compose maintenant de onze petics- 

enfants. I I  fait bon vivre à Pinrendre ! 

LA nola~tlle mdi~on t unrtrnite en 1 8 7 1 
cl ,-;té de Injigrne srrv Ie cbem~n Ville-Marie 



l a  famille Bidard-Roy se compose de quatre 

membres : Brigitte Roy, Mario Bédard et leurs dewt 

enfants, hIr~rr-Olbier et Am'lie. 

Brigitte, native de Saint-Anselme, et Mario, na- 

tif de Bienville (Lévis), se sont établis & Pincendre en 
juin 1985. Et c'est en la paroisse de Saint-Louis-dc- 

Pintendre que naquirent de lcur union Marc-Olivicr, 

Ic 9 aoCir 1986, et Amelle, le 19 février 1989. 

Quinze années au sein de la municipalité de 

Pintcndrc ne perniettent pas d'établir un très grand 

historique de la famille Bédard-Roy, cependant, ce qui 

suit pourra en faire le résumé. 

L'implication de la farnillc dans la cot~~rnunsiuté 

sc f i t  d'abord par I'inrermédiajre de l'organkarion du 
basebal1 mineur. Alors que Marc-Olivier cornmenpic 

à évoluer ail sein de la fori-i~ation des bibites M, 
Mar i o  se joignit aux entraincurs en place pour 

doniicr  uri coup de main. Jusqu 'en 1997, i l  f u r  
encr:i'liieur des éqiiipes atomes, moustiques et pee- 
wee, équipes dans lesquelles évoluair Marc-OlivÏer. 

En  1935, Brigitte fur secrétaire di] comité 

d'école des Moussaillons. Qiiant à Mario, i l  encra au 

118' Groupe scout de Pinrendre en tant qu'anima- 
teur de la branche Louvereaiix. Cette iniplication 

dans le mouvenient scout se poursuit jusqii'à ilt~jour- 

d'liui. Aprks avoir animé trois ans chez les Louve- 

[eaux, i l  est devenu chef de groupe en 1998- 1999 et 

1999-2000. 

Quant à BrÏgirte, elle intégra le 118' Groupe à 
l'automne 1996 comme animatrice de la branche des 
Castors. 

Marc-Olivier, en plus du bascball, entra comme 

Lo~ioeceau au 1 18' à l'automne 1995. À la suite de 
trois années chez les Louveteaux, dont iiiie comme 

sizenier et grand sizenier, LI passa chez les Eclaireurs, et 

il eti est tnaincenant à sa deusième année avec eux. 

h é l i e ,  quarit à elle, Fir son entrée au 1 1F chez les 

Castors e n  1996. Aujourd'hui,  elle eri est à sa 

deuxième année comme exploratrice. 

Chez les Bédard-Roy, le scoiicisrne est devenu une 
histoire de famille. 



Mai~on c/'Nli.uhkn I:PI.J 1 9 IO ; /ln engagé. Akx-dndre B4x1w. 
Marre CAé, Adlht-4 8kg111 Cr Désiré Bégin 

i Hariaka Jans la paroisse Satnr-Joseph- 
de-Lévis en 1888, Adélard était l'aîné de Désiré Bégin 
et de Marie Côté, qui eurent en tout 14 enfants dont 
cinq seulement survécurent, trois garçons et deux 
filles. En 1913, Adélard épousa Rachel Poirier, 
comme lui native dfHarlaka en 1889. EUe érait la fille 
d'Alphonse Poirier er de Césarine Nolec. 

C'est en février 1924 qu'Adélard arrive su r  la 
route Ackinson à Pintcndre. Qu'est-ce qui a bien pu 
I'aiiiener à déménager en p l e~n  Iiiver d'Harlaka i~ 
Pinccndre avec sa famille, alors qu'il vivait sur sa 
ferme d'Harlaka avec ses quatre premiers enfants ? 

A cette époque, ce ne sont p s  les entanrs, même 
adultes, qui décident de I'organisarion de la vie, mais 
c'est (c la grande famille p.. Son père, Désiré, qui lui 
avait cédé la ferme ci' Harlaka ec qui  vivait désormais à 
Pincendre, a d'autres besoins. Un inceridie a détruit sa 
maison. Désiré a pris la décision d'acheter une terre 
contigue à la sienne, oii se trouve une inaison assez 
grande pour le reloger avec sa femme et son plus jeune 

rl déh rd 8&g 1 fi $ 

7 0 ans (ilers 1 908) 

Fils, A.lexandre, mais aussi pour y faire emmi-nager 
son fils, Adélard, avec sa famille. C'est ainsi qu'Adélard 
sr retrouve SLU irla route Adcmson, en plc-in hiver, dans 
une: maison qui n'était  pas habitbc depuis quelques 
asilikcs. Imaginez l 'adaptation que  demande ce 

déménageinenr pour sa femme et ses jeunes enfatics ! 
Fai: curieux, cette cerrc avait apparrenu à uli autre 
Adélard Bégin avant d'être vendue ?i Désiré qui  la 

cédera plus rard à son fils Adélnrd cn 1925, 



Adélard et Racliel ont vécu dans cette maison et 

sur cetcc terre toute leur vie. Ils ont eu une petite 
ferme laitière et ont Fait l'élevage de porcs, de moutolis 
et de poules, au t an t  pour assurer leur alirncnratio~i 
que polir en faire le commerce et faire vivre la famille. 
Ils ont eu cinq enfants : Gérard! Rzlrh, Jean-b1car.r. 
rtlavie cc Stizn,rnr. Adélard est décédé en 1954 a l ]  

Sai-rdtoriuin Bégin à Lac-Etchemin, e t  hchel a vécii 

jusqu'à la fin de sa vie dans cette maison avcc son fils 
Jean-hiarc, sa belle-fille, Florence Couture, et ses 
quatre petits-enfants. C'est le 18 février 1972 qii'elle 
décéda 3 I'âgc de 83 ans. 

LES ENFANTS D'ADELARD ET DE RACHEL 

G6rard est ne à Harlaka le 23 février 1916. En 
1933, il a épouse Irsrie Roberge qui  liabitait la paroisse 
voisine, Saint-Henri. Gérard ctait lin vrai vendeur et 
pendanr près de 40 ans, il a prariqtié la vente comme 
vendeur itinérant pour l a  compagnie Watkins, puis a 

SC:, ,:ornpre dans la mercerie. Il a été aussi vendeur 
poil,: les magasins de la Compagnie Assh, que l'on 
rccrou1.i: toiij~iirs au Milil Saint-RocIl, polir le maga- 
sin Cartier, qiii était situé au centre comri~ercial 
Placc Laurier, et pour Sr. Lawrence Clothing, sur la 
rue Saint-Vallicr a Québec. Il vit maintenant ii 
Evis  et Irène est décédée cn 1994. 

Jan-Marc esc né le 1" avril 1920. Ccst le seul qiii a 
passé sa vie à Pilitencire, donc la majeure partie (jus- 
qu'en 19?7) dans la n-iaison de son père, Adi-lard. C'était 
un  producceiir laitier qui a si] développer avec succès la 
fermc familiale. 11 est décédé le 18 décembre 1908. 

Marie est née le 1" septenlbre 192 1.  Elle est 
decédée le 13 avril 1937. 

Quarit à la bcriji?iiiine de ceccc tamille, Suzanne, 
elle est née le 3 octobre 1924. Suzanne a vkcu avec sa 
fainille jiisqu'c-n 1954. année 06 elle 3 quitté les siens 
pour entrer chez les Oblates Missionnaires de Marie- 
Immaculée. Missionnaire Iàiquc, d'abord ilu Nouveau- 
Briinswick et aux États-Unis, eHe a pi5sé ensuite scpr 

années au Chili dans différents d~spensnires, et 21 Jns 
conime directrice d'[]ne école de jeunes filles pour 
l'organisation CECI, en République Dominicaine. Elle 
vit mainremnt à Montréal et occupe une grande parrie 
de son cetnps dans les orgi~nisations pour les Latino- 
Américains. 

R~ir l i  est née le 29 avril 19 18. Comme fille aînée, 
elle a beaucoup aidé sa mi.re, qui était souvenc 

( 'Y* I 
malade, et elle a pris soin de son )eune frère, Jean- l 
Marc, er de se5 deux sceurs. C'est peu t i t re  ce qu i  l 'a I 

l 

incirée à quitrer le foyer en 1939 pour se diriger chez 
l 

les sœurs de I'Jrnn-iaculée-hnccprion. Après O ans 
de vic comtnilnautaire à Qiiébec ec à Montréal, sa i 
commiinaiiré lui demande d'aller en Afrique, cn 

Zambie (Rhodésie du nord). Elle part pour la ZambÏe 
en 1959 et elle est de rr-cour en 1968. Par la suite, 

ellc vit principalemerit à Montréal. triiva~llant plu- 
sieurs années Lomme réceptionniste. Depuis qii'ellc 
est i sa retraite, ses services sont recherchés dans les 
organismes d'entraide. Elle vic toujours dans sii 

comn~unauté ?I Montréal. 



Jan-Marc est le troisième enfant dlAdélard et de 
Raclîel Poiricr. II arrive ?i Pintendre âgé d'un peu moins 
de quatre ans, après avoir quitté la maison ancestrale de 
la h d e  Bégin à Hariaka. Jusqu'à la Fm de sa vie en 
décembre 1398, cette maison d'l-Iarlaka a comptC 
parmi ses souvenirs hcureiuc. 

& m e  tous les enfants élevés sur une ferme, Jean- 
Marc se famiLarise c& t6c avec les travaux de la terre. 
Élève doué et studieux, il est envoyé au Collège de 
Lévis. I l  y cornpl&te les six premières amées du cours 
classique, jiisqu'à la rhétorique. En 1940, son père 
Adélard étant malade, Jean-Marc clioisir de retourner 
travailler sur la ferme familjale, ce qui perniet à son 
père, à sa mère er à sa jeune sœur, Suzanne, de conti- 
nuer à vivre dans la maison familiale. 

Pendant près de six ans, Jean-Marc fréquente 
Florence Couture,  q u i  liabice aussi Pincendre. 
Florence y est née le 7 avril 1926. Elle esc la Fille 
d'hlphonsc et de Marie-Laure Beaudoin, elle-même 
nacive de Saint-Henri, la paroisse voisine. Jean-Marc et 
Florence pensenc se marier en 1946, mais Florence esr 
atrcince de cuberculose et il faut remercre le projet 
jusqu'à ce qu'elle soit rtcablie. 

Ce n'ex que le 5 juin 1%8 que tous deux se marie- 
ront, et Florence ira vivre avec sa belle-fade dans la 
maison familiale Bégin. Florence ec Jean-rMarc auront 
une me, Clauderte, le 24 septembre 1 9 9  et, quelque 
18 mois plus tard, le 16 avril 195 1 ,  ils auront un  
garçon, Jpm-Luc. À la suite de cecte grossase, Florence 
souffrira de nouveau de la tuberculose, rnaiç elle en 
guérira pour une seconde fois. Le 2 a o ù ~  1955, un 
deiucième garçon voic le jour, c'est René. Ec le 24 mai 
1962, le dernier & vient au monde, Jacques. 

De 1940 jusqu'en mai 1977, Jean-Marc a c r a v d é  
avec acharnement sur sa ferme. Au débiir, c'est une 
petite ferme laitière. Il y fait aussi l'élevage de qiielques 
porcs ec de quelqiies dizaines de Puis, Ii i  produc- 
tiori lairikrc prend de plus en plus d'importsince. Il 
choisit d e  laisser de côté la production porcine et 

d'acheter de nouvelles terres pour subvenir aux bains 
du cheptel laitier. hrsqu'ii vend sa Ferine en 1976, il a 
un quota de lait enviable ec un troupeau de quelque 
50 vaches laiGeres. Au moment de la vente, Jean-Marc 
décide de conserver un h u t  de terrain et de construire 
une nouvelle maison en bordure de la route Ackinson. 
Cetce maison devient la nouvelle maison [amhaie. 

Jean-Marc fait partie des gens qui croienr que In 
soliclarité des rravailieurs peut méiiorer leur conchrion 
de vie. Il s'est donc irnp6qué socidement. Il a travaillé 
pendant 17 ans pour l'Union des producceu~ laitiers. 11 
a aussi écé secrétaire local de I'UCC, wuon qui devien- 
dra l'Union  ci^ producteurs agricoles (UPA). Il a aussi 
consacré plusieurs années à la (impérative agricole de 
Pintendre et il a écé un des membres-fondateurs de la 
Caisse populaire de Pintendre. II a aussi éré très actif 
dans la vie religieuse de sa communauré, que ce soit 

comme membre de la chorale pendant plusleurs &?ines 
d'années ou comme animateur à l'église. 

Couple très uni et uès respecnieux des compéten- 
ces et du partage d s  activités de chacun, Jean-Marc a 

assuré les menlis qui ont permis de Faire vivre et inscruin 
sa fiimille et de prévoir pour la retraite, tandis que 
Flormce s'est chargée de la vie familiale. Malgré les 
ressciurces hancières très Lmitées des premières anni-es 
de leur mariage, Florence a su donner Ic goGr de la fête 
er créer de la magie au moment des réjouissances. De 
plus. eue a co~ijours su réunir les familles Couture-Bégin 



et ainsi trammetcrc le sens de la fanilie seç enfants ec 
même à ses petits-enfants. 

Jean-Marc est décédé le 18 décembre 1998 d'un 
cancer des poumons. Pendanc un peu plus d'urie année, 
il a lutté contre la maladie pour pouvoir profiter cou- 

jaiirs un peu plus de ce que la vie pouvait lui offrir. II 
airnair particulièren~ent observer la nature, surtout les 

cl~angements de saison ec la reprise de la vie a u  prin- 

temps. Que de plaisir il a eu pendant les années oii il 
allait pzsser de nombreusa journées à la cabane à sucre 
cic son coirsin. Ec l'automne venu, il adorait le temps 

passé seui dans la for& à bùcher le bois qui perniercrair 
de passer lin hiver bien au chaud. Pendant de noinbrw- 
ses années, son jardin a i tk une soiirce de joie. II a aussi 
beaucoup airné les gens et jiisqu'à la fin de sa vie, II a i-té 
très heureux de pouvoir recevoÏr sa fiunille et ses mis. 

De son côté, Florence poursuit sa vie dans la maison 
de Pincendre avec son fils Jacques. Elle continue 
d'accueillir les familles Couture et Begin et a organiser 
des rencontres Familiales. EUe est coiijours prête a rece- 
voir ses enfants ou ses petits-enfants er à transformer un 
r eps  familial eri une fête. 



Jacques. Flurenc~, Re~~é._lem-~klnrr. 
Chillritdettt et Don, Pnqnes 1 398 

LES ENFANTS DE JFM-MARC ET FLORENCE &ni est né le 2 soit 1955. Enfant du milieu, d a dû 

C~~IEIILPI!~ est née le 24 septembre 1949. EHe a corn- 
pléré Lin brevet A d'enseignement à l'École normale 
Marguerite-d'Yoiivi1le de Sainte-Foy en 1970. Elle 
enseigne pendant uri an à Pintendre où elle se marie 
ensilire à Donald Stuart F o r k .  Depuis, elle a complété 
uri bac en économique à l'Université Laval en 1984. EUe 
travaille acc.iiellemerit au ministère de 1'Envhonnement 
d u  Québec. EUe a eu deux enfanrs : David Ian, né le 

13 novembre 1972, et  Catherine Geneviève, née le 
13 mai 1977. David travaille à Montréal comme cuisi- 
nier e t  Carlierine étudie en sciences infirmitres à 
1'U niversité La\fal. 

Jedn-hic est le deuxième enfatic de Jean-Marc et 

Florence. 11 est rii le 16 a v d  195 1. Sw études call&gia- 
les terminées a u  Collège de Ltvis, i l  a étudié à 
l'Université d'Ottawa où, en 1973, il a complété un  

baccalauréat avec concentration en théàcre. Pendanc 
deux annk,  il a travaillé, caujoiirs à Ottawa, dans un 
ccilcre pour enfancs déficients. Puis, en 1975, il va à 
Montréal énidier à la section technique dc 1'Ecolc natio- 
nale de théâcre. De 1977 jusqu'i sa mon en 1993, il a 

travaillé dans le milieu du théâtre e t  des spectacles à 
Québec, dont plusieurs ; m n k  p u r  le Théâtre du Tndent. 

apprendre crks jeune à se hire enrendre. Comme son 
père et son frère, il a aussi étudii au CoUège de Lévis, ou 
il a complété ses énides coilkgides avec une technique 
en coopération e t  adminiscrarion. Après quelques 
années de travail, il a compléa un bac en adminiscrri- 
tiori. Bon administrateur, il travaille acnlellement dans 
une gründe entreprise de la région, à Sainte-Claire. Avec 
sa conjointe, Lyne Palardy, il vit à L-évis. Parmi ses activi- 
tés préférées, il adore le golf et  pendant plusieurs 
années, il a organisé avec un dc scu mis  un tournoi de 
goif forc apprécié de ses amis et de sa famille. René a 
excellé daris beaucoup de  sporrs, mais moins dans le  
rravail manuel. Par hnheur, Lyne est trèç habile et elle 
sait faire profiter de ses taients dc décoration sa famille 
et ses amis. Eue a nikine sauvé son kali-frère Don d'une 
nîauilaisc expérience de peinture. 

Quant à J a c q ~ ~ ~ i ,  le benjamin, il es[ né le 24 mai 
1961. Lui aussi a étudié au Col.lège de Lévis. Grand 
travailleur, il est à l'emploi d'une entreprise spéciriliçée 
dans 16 r m o m  de camion depuis plus de 20 ans. Il vit 
toujours à Pintendte dam la nouvelle maison familiale, 

Coinme son frère René, il a pratiqué plusieurs sports et 
il s'entraîne rébwlièrement. C'esc un tr;iv;dcur infaciga- 
ble qui est toujours prét i rendre service. 11 passe 

Claxd2rce Biq~r: I I  Donald 
Slr~ai? Forbe~ t)ers 1990 

beaucoup de temps à I'encmcien du jardin. di1 terrain ec 
mème de la maison. C'est un bon jardinier er ses Iégu- 
mes sont appréciés de toute sa farniüe er de ses amis. 

S'il y a un rraic commun qui s'applique aux quatre 
enfants .( Bég,n .,, c'est la persévéralice que chacun 

manifeste lorsqu'il décide d'obtenir ou de réussir 
quelque &ose. Cetce cémuïté r x r a c c k k  même les petits- 
enfants Forbes. 

jean-Lui Bigin 



L'iiisroirç de norrc fainille a iin long p s s k .  La 

rerre ancesrrale qu'occupe acruelleinent Fernand 

BOgiii, fils de Damase, hit acqiiise avant 1759 et 
culrivée par nos ancêtres. La n-iaison ancestrale a vii 

défiler quatre généri~tions depuis qlie notre grand- 

p&:c Pierre Bégin a épousé hférilda Mercier en 189 1 .  

Cecre maison a vu naitre ~aul-Émile  Bégin, frère dc 
Da~n;ise, qiii a célébré sa premiére messe en l'église 
de Pintendre l e  19 mai 1940. Damase Bégin a 

époiisé Rosaria Couture Ic 27 juin 1928. De cette 

union naquirent 17 enfants, dorir 3 décédèrent en 

bas âge. Le 26 octobre 195 1, c'est la consternacion ! 

Damase décède accidentellemerit, écrasé sous le 

poids de son rracteiir, l'âge dc 47  ans, laissanr 
14 c-rfanrs. Le 28 avril 1955, la famille est à nouveau 
en L:: s i i l .  Rosaria rend l ' ime à son tour à l'âge de 
46 ans, 1aiss;znr ses 14 enfants orphelins de père et de 
mère. La dernière n'a que  4 ans. Les enfants de 

Damase siirmonrent ces épreuves avec courage et 

déterniinarion. La C,%inille reste unie. Fernand, l'aîné 
des garçons, ainsi que Réjeanne, qui n'a q u e  15 ans, 

prennent la relève des parencs sur la ferme familiale. 

L'entraide est de rigueur. À tour de rôle, les plus 

jeunes sont pensionnaires. Les autres travnillelir i 
l'extérieur er s'uccupent des travaux dc la ferme. Par 

la suire, la rerre ancestrale fut cédée à Ferriand. 11 

épouse Gisèle Dallaire le 25 occobre 1969. 

Actuellemenr sept familles residenc à Pinrendre : 

Fejnand (Gisèle Dallaire); R@anne (Victor Clia- 

bot); Glzj~on (Jeannine Guay); Lmie (Réal Laver- 

dière); jeart-)l.l~n- (Gisèle Grégoire); Françnlj (Rica 
Forgues); Altdïc' ((Moniqiie Gagne). 

Jcanni~ie, I n / j u e t ~ e ,  Gilles, Claire, Lue, CÉl~ne et 

Fyunrine demeurent dans les paroisses et villes avoisi- 
llallces. 

U n  comité de rassemblemenr familial <<Les 
Danierose ,) s'occupe de réunir occasionnellemcnc les 
membres de cecce grande famiHe. En oiicre, Laurettc 

siège au conseil d';idministration de 1'Assocracion des 
famille Bégin, et Gascon s'y est impliqué acrivement. 

*. * 

f --- 
I r .  I 



//l=érnand esi né i Pinrendre le 20 janvier 1932. 

Il est l'a% des garçons d'une famille de quatorze 

enfants  vivants, issue de  Damase  Bégin, n é  à 

Pintendre le 15 octobre 1904, et de Rosarin Couture, 

née le 9 octobre 1908. Fernand demeure dans la 

maison ancestrale, là oii onr vécu soli père e t  son 

grand-père, Pierre Bigin, époux de Mérilda Mercler. 

Fils de  ciilt~vateur, Fernand est initié trks vite 

aux travaux de la ferme. Lr décks prématuré de ses 

parents l 'mène  à prendre en cliarge l'exploitation de 
la ferme familiale. Fcrnand épouse Gisèle Dallaire le 

25 ocrobre 1969 à Saint-Anseinle. Gisèle est la 

sucièn-ie d'une famille dc douze enfants. Sa mère, Béa- 
trice McKenzie, étaj t de descendance ~rlandaise. Son 

père, Ernest Dallaire, tra i t  cultivateur à Saint- 

Anselme. Fernand cc Gisèle ont eu un fils: Claude. 

Claude est né le 11  octobre 1970. Il a fair ses 

études à I'Écolc d'agriculture de Saint -Anselme. 

Soiivenc, après sa journée de travail, il va aider ses 
parents aux travaux de la ferme, ce qui s'avère Erre 

unri aide précieuse pour Fernand et  Gisèle. Claude et 

sa conjointe, Caroline Cyr, ont une résidence située 

noii loin de la maison paternelle siir la terre anccs- 

rrale. Caroline esc native des Îles-de-la-~adcleine. 

Née le 10 mars 197 1 ,  elle est la fille de Rollande 

Bourque et de Jean-Paul Cyr. Claude et Caroline ont 
deux enfanrs : Érriilie et Anchony. 

La firine de Fe?-nawd Big in lieu 1 9610 
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y e a n - M a r c  est né i Pinrendre, le 10 juin 1936. 
11 est le fils de Dan-iase Bégin (rié le 15 octobre 1904) 
ec de Rosaria Couture (née le 9 octobre 1908). 
Orphelin à l'adolescence, il travaille à la fermc de 
Clément Gosselin, au Cliantier maritime cc daris la 
consrrucrion industrielle. 

Gisèle Grégoire est née à East Broughton le 
24 avril 194 1. Elle est la fille d'Albert Grégoire et de 
Marie-Rose Laplante. Alors qu'elle n'a que deux ans, 
sa nière décède. Sa t aiîte Érnil;a, qu'elle appelle 
maman Gagrion, s'occupe d'clle de 14 mois à 3 ans et  
demi. En fait d'itudes, Gisèle siiir un cours i l'École 
méi-!;igère de Sainte-Germaine.  Plus  tard, elle 
devient meiiibre du Cercle de fermières. Elle y orga- 
nise des cours dc tissage en 1979, avec Berthe Cbté, 
e t  des cours de confection de courtepointes en 1980, 
avec Colette Gosselin. Elle a t t é  marguillier er elle 
est présentement préposée la bibliothèque La 
Pintellect dcpiiis 26 ans. 

Jean-Marc et Gisèle se sont mariés, Ic 4 août 

1962, à la chapelle de Kinnear's Mills, après avoir 
défriché Ic lot « à Bidoii fi dans Ic rang Harlaka Sud, 
où i ls se sont conscruir une maison. 

- - -  

Mai.iage de Jean -/Mcri.i tt GiXe 

Marc-Andrc est né le 15 décetlibre 1964 E 
Pinrendre. Jeune Louvetau de Lévis, il ~'~rnplique di.s 
I'ouverrure de la meure de Pincendre. Il fair ses études à 

la Polyvalente de Lévrs et i l'école Wilbrod-Bherer. II 
est cuisirijer de profess,on. Le 29 ~iovernbre 1986, à 
Sainc-David, il i-poiise Danielle Ploiirde, auxiliaire en 

informatique. 

Apr& avoir trava~llé comrne marieuvre au  pom- 
page du béton, Jean-Marc cotiimcnce sa retraite en 
s'occupant de sa nouvelle petite fermc avec Gisèle. 
Taus deux s'orientent vers la production du (( vache- 
veau ),. Pendant la saison d 'automne et  d'liiver, 
Jean-Marc aime s'occuper de l 'ménagement de son 
boisé et de sa petite érablikre. II a suivi un  cours de 
transformarion des produits de l'érable. 

Bon 100' à toute la population de Pinrendre ! 

Dellx garçons naissent de cette iin~on, Mario et 

Marc-Andrk. 

Mario naît le 26 aoUt 1963 a Pintendre. II b i t  çes h- 
des secondaires au  Collège de Lévis et ses études Eactertr Fo vd 

collégiales à 1'Institut agro-alimentaire de Saint- 1 94 7, 
avei- s k f ~  

Hyacinthe. II es[ maintenant technicien en pd i i t s  
el chsine) 

! "  i.utiers. 



f ,a famille Laverdière demeure à Pintendre conseil d'administration du Club Auto-Neige Ville- 
depuis juillet 1974. Lucic et  Réal ont d'abord Iiabité Ma-rie et il fait présericement partie d u  conseil 
en appartement jusqu'en 1977 et, par la suite, ils se d'ndminisrrarjon de I'OMH (Office municipal d'ha- 
sont acheté une résrdence unifamiliale sur un grand bit:ition) de Pintendre. Réal esr également président 
loc sis au  374, chemin Harlaka. di] club social « Les Frarics Sporcik )I de Saint-Micliel. 

À Pintendre le 14' p u r  d'aoUr 197 1, Réal, né à 
Saint-Michel en 1946 et fils de Joseph Laverdière et 
d'Anne-Marie Bernard, unir sa desrinée à Lucie 

Begin, fille de Damase Bégin et de Rosaria Couture. 
Dc cette union naisscnt deux enfants, Julie et Dave. 

Lucie esc néc à Pintendre en 1948. Elle est la 15' 
d'une famille de 17 enhnts. Des l'âge de 16 ans, elle 
joue le rôle de rnahresse de maison en remplaçant sa 

smur qui doit quitter le toit familial. Lucie est depuis 

25 ans i l'emploi du gouvernen-ient fédéral. 

Réal débute en aftj~ces en 1975. J I  fonde une 

petite entreprise de vente et d'installation de sysrè- 
mes d'alarme contre le vol et l'incendie, sous la raison 
sociale de (( hve-Sud Alarme cnr. ,,. En 1988, i l  
l'incorpore pour faciliter son expansion. La firme 
compte accuelleiiient 600 clients, et son champ d'ac- 
cion s'étend jusqu'à la pérÏphéric de la conurbation 

Québ~/LI.vrs. Réal s'implique aussi beaucoup sur le 

plan social. En plus d'a\ïo~r été marguillier, il a fait 

partie du comité de la Fête de l'amitié. 11 a siégé au 

Leur fille Jiilie est née le 26 octobre 1980. Après 

avoir f a~ t  ses études secondaires i la Polyvalente de 
Gvis, elle étudie au Centre de formation profession- 

ncl1.e de Rochebelle à Sainte-Foy. Aujourd'hui, en l'an 

2000, elle termine son diplôme d'études collégiales 

en dessin architectiiral. Durarit ses études, elle 

travaille à temps partiel dans un restaurant de Lévis 
et, depuis trois ans, elle esc monitrice au terrain de 
jeu de Pintendre pendant les vacances estivales. 

Leur fils Dave est né Ic 25 février 1983. C'est à 
l'école Les Moussaillons de Pintrndre qu'il a fait ses 
éturles primaires. II complète présentement son secon- 
daire V a i i  Collège de Lévis. C'est un aman t  de I n  
na ture ,  passionné de la peche en é t é  e t  dc la 

mol-oneige en saison Iiiverrialc. 

La famille Laverdière est fière de demeurer à 

Pincendre et de contribuer a la réalisatiori d e  cet 

album soiivenir à I'occiuion de ce 100 ' anniversaire 

de la parnissc. 



7Ger Bigin, né à Pintendre le 7 mari 1924, 
esr le filsde Josepl-i Bégin ec d'Eugénie Couture. II sc 
marie le 23  juin 1956 i Georgerte Labrie, fille de 
MOise Labrie et de Marie-Louise Dubé, également 
de cette paroisse. C'esr l'abbé Jean-Louis Nolin, 
cousin dc la mariée, qui  bénit leur mariage. 

De cecte union naqiiirenr cinq enfancs, quarrc- 
filles et Lin garçon : L Y I Z ~ ,  mariée ~vlichel Biissières 
de Saint-David; Ginerte, mariée 5 Jacqiies Lnmon- 

cagne; Gai fan ,  iliarié à Lyne Benoit,  de Laval; 
Srlzunne, mariée à Raynalri Lamontagne; Cc~vcili~ze, 
conjointe de Martin Bourassa. Ginecce, Suzanne ec 
Caroline demeurent à Pintendre. 

La famille compte dix pecirs-enhnts : Renaud, 
Julien er. Marilyn Bussières; Émde et Myriarn Bégin- 
Lamontagne; Karine, Dave ec Jean-Micliel Bcnoit; 
Charles et Olivier Lamontagne. 

Mon grand-pkrc, Pierre Bégin, né en 1867, et 

il-iarié à Mérilda Mxcier; mon père, Joseph Begin, né 
i Pintendre cn 1894; ec n-ioi, son fils, Roger, n i  ciri 

1924; sommes tous demeurés à Piiiteildre. Nous 
;rions tous les trois des producteurs agricoles sur 

L t . ~ p é t r f i - e t $ ~ n t ~  l'avenue des Ruisseaux, atirrefois Harlaka Sud. 



If! 

! "' r~tngée : Dzdne, Lorrrserie, Chavfej, Rosi,jncq~teljne: 2' rd-h : Raynal(/: 
Yves. A Inin, Yzlon, .Teige,Jean-Chwules, Daniel, Jean- Plerre, M~~be f  

Char les ,  n i  le 1" nnvembre 1106, esr le fils de 

Pierre Bégin et de h,iérilda Mercier de Pintendre. II 
épouse, le 16 octobre 1943, Rose Boissonneault, 
orig ina~re  de Saint-François, près de Moncmag ny. 

Cliarles écait ciiltivateur et il a beaucoup parri- 

cipé a la vie cornmunautaire. Il a &té longrcmps 
conseiller municipal, marguillier, commissaire d'école 

cc membre de la Commission de crédit de la première 

Caisse populaire dc Pinrendre. Grâce à son bon 

jugement, on l'a nomme commissaire agraire pour 

régler les chÏcanes de voisiiis. II était cultivateur 

laitier ec il a fourni le laic aux citoyens de la ville de 

Lévis pendant 41 ans. C'est un méiier dangereux, 

quoi qu'on en dise, 11 s'esc cassé des membres sept 

La mutson drc rang des Rrtisseartx conJfiwrke eiz 193 7; 
la grange consrrr~lra en 1 948 

fois : en livrant son laic, en construisant sa grange, 
erc. Il a également été tuteur  des enfants de son 
frère Damase, après le décts de  RosarÏa, sa belle- 
m u r ,  en 1955. 

Rose a éduqué ses enfants. Après avoir élevé ses 

13 enfants, 9 garçons et 4 filles, nourri e t  cousu pour 

tous ces petits, elle a fait bénévolement beaucoup de 

couture pour plusieurs personnes de la paroisse. Elle 

a aussi travaillé comme couturière au magasin Sears 

de 1973 à 1983. Et pour se prouver qu'elle pouvair 
enciire apprendre, elle a passé son premier permis 

de conduire à 61 ans ! 

Rose e t  Charles ont eu 23 petirs-enfants. 

Lm ? Ï ~ ~ ! J O R  de Iu Y f t e  Bot~chard 
od Cl~urfe.~ e! Rose saménagèrei1r en 1986 



T a n - P i e r r e  es[ le fils de Charles Bégm er de 
Rose Boissonneault de Pincendre. Il s'est mdri& en 
197 1 à Lise Vézina, fille d 'Arthur  Vézrna e t  de 
Fernar~de Len~ay de Québec. Lise a rencontré Jean- 
Pierre lorsqu'elle habitait Saint-Lazare. 

Jean-Pierre esc l'alné d'une famille de 13 en- 
fants, donc les parents étaient cultivateurs. II a appris 
son mkrier de mécanicien h Montréal où il a travaillé 
de 1962 à 1970. D e  rerour  au  bercail, Jean-  
Pierre s travaillé quatre ans chez Pinceridre Autos. 
II csr maintenant à son compte à Pincendre comme 

mkanicien depuis 1978. Pcndanc plusieurs années, 

cerre entreprise était située sur le bien paternel dans 
le rang des Ruisseaux. La ferme et  la maison ont  été 
vcndues, mais l'entreprise de Jean-Pierre occupe 
encore les garages à la mCme adresse. Cette année 
là, Jean-Pierrc et Lise se sonr construit u n e  maison 
sur la rue  des Abénakis oii ils Iiabitent toujours. 

Lise a pris en charge sa maison et l'éducation de 
ses enfants, er elle suir Jean-Pierre avec intérêt dans 
toutes ses accivites. Ils ont dew filles : Ndnty, née et) 
197 1 ,  est mairicenant comptable; et IMarit-Eve, née 

en 1987. 

t a -  

-*.- 

M d ~ - r q u  ch J e m -  Pjeri-t el Lise 

=Jeo?~-Pzewç.  el L~se en 1998 
lem-Pierre et Lw sont des mordus de la hfusmng. 

Jean-Pierre s'est toujours intéressé au  sport auco- 7 
mobile, aux  courses d'accélération, aux expositions 
d'aiitos. II a été meii-ibre de diffkrenccs associations 
auromobiles, quatre roues motrices, moconeiges et 
v;h;cules tout cerrain. 11 a écé cliatnpion pendant 
trois années conséciitives des courses d'accélération 
automobile d~(rag à I'éclielle provinciale, er s'est 
mérrre de nombreux autres trophées et méda~lles 
en participant à des expositions provinciales et amé- 

ricaines avec sa Mustang. 

11 a été membre fondateur di] Club Commando 
4 x 4  Lévis iric. en 1977. Au cours de ses activités, 
Jean-Pierre a participé à des <( opérations teinpêre P 
cn collaborarion avec le poste de radio CFLS er la 
SCireré du Québec en 1978 et 1979. I l  a aussl &té 
membre fo~idateur  du Club Mustarig Québec en 
1988, et  i l  en est toujours Lin membre actif. 



Arlncr B g i n  (190-7) 

L u i s  Bégin, notre premier anrétre nu pays - 
et celui des familles Big in - était originaire de Saint- 
Léonard-de-Honfleur, autrefois de l a  province de 
Normandie. Cerce ville fair accuellement pariie du 
département du Calvados en France. 

Louis Bégin arriva en Noiivelle-France au prin- 
temps de 1655 avec son frère Jacques. II s'établit à la 
Pointe-de-Lévys, dans la seigneurie de Lauzon, et  il 
en fut l'un des pionniers. 

Louis Big in  épousa à Québec, le 15 octobre 1668, 
Jeanne Durand, qui lui donna dix enbnts. Il fu t  in- 

l-iumé à Sainc-Joseph-de-Lévys le 20 décembre 1708. 
Son épouse lui survécut prés de quatorze ans. Elle fuc 
inliumée le 28 juillet 1722 à Saint-Joseph-de-Lév): 
comme son mari. 

Les descendants de Louis Bégin se sont multi- 
pliés dans la province de Québec et même au-delà, 
mais dans les régions de Québec, de 

Lévis, de Nicolet, de la Beauce, de Rimouski et de 
Monrréal. 

Le premier à venir  s'érablir j. Saint-Louis-dc- 
Pintendre fur  notre grand-père, Joseph Bégin. Le 
8 mai 190 1, i l  aclieca pour la somme de 3 000 S la 
terre et les bâtiments situés sur le quatrième rang en 
la paroisse de Notre-Dame-de-la-ITictoire, niaince- 
nan t connu sous le nom de rue Monseigneur-Lagiieux 
à Saint-Louis-de-Pintendre (numéro civique 266). Le 
vendeur, Josepli. Carrier, avait acquis cetre terre et les 
bàciinenrs dc ses parents, le 27 novembre 1863. 

Un an plus tard, le 11 mai 1902,Joseph convola 
en justes noces avec Anna Btgin, qui lui donna du; 
enhnts  : imis -  Henri (1 903), Imekdd ( 1904), Tbéi.èse 
( 1906), Ach1ber~  ( 19081, Gelrmiine ( 1909, I.vè,?e 
( 19 i O), I~abelle ( 1 9 1 2), Pau/-Elcgène ( 1 9 1 4), Jztfieni~e 

(19 15) et  Caroline (1919). 
Après vingt ans de vie commune, Anna décéda 

le 5 juillet 1922,  laissanc dans le deuil son époux, 
Joscph, avec neuf enfants vivants. II lui survécut 
trente ans et s'éteignit le 18 juin 1952 sans s'être 
remarié. Ses enfancs se sont établis poiir la plupart 
dans la région de Québec, quelques-uns à l'extérieur, 
er n.~êrne jusque dans 1'Éiat de New York. 

Le 18 avril 194G, Josepli, de son vivant, fair 
donarion di] bien familial à son fils, Paul-Eugène, 
poiir une somme de 6 500 $. Cette donarion est 
assortie de différentes clauses celles que les deiix 
suivanres : 

De pemenve nt/ ~loncdteur; po~tr Id vie dtirmt de cr 
&rniei., dbabiter ~ e r d  et avec qr~i il vu~rdt-n In mortié 
côft awej! de /a mc2z~oe donnée, d e  ln caut ar~  grenier. 

Dr hfimii* ut/ donare//< en son abnirile et vit ci~irmi, 

de cebi-N, kz moir~é Br/n cochon d'cnviro~r ce?ir vingt- 
cina lizii-es. aiit COI IY~   moi^. de décembre de chanue 

1 d'#r~h Dar seniaine. 

Résidenie hrniliizle ( 1  999) f i c ~ ~ ~ i i l  anx ~-bamps cn 1954 



Un peu plus de deux ans auparavanr, le 30 
octobre 174 3, Paul-Eugèric avait épousé Violette 
Dun~onr ,  fille de Philippe Dumont de cette paroisse. 
Leur anci-tre, Julien Dumont dit Lafleur, érait origi- 
naire de  Bernières-le-Parry, diocèse de Bayeus en 
Normandie. C'est en qualité de soldat du  régiment 
de Carignan qu'il vint au  Canada, et i l  s'établit à 

t 

l'île-dS0rléans lorsque les soldats de son rigiment 
retournèrent en France. . . .- b' 

Violette demcurait avec ses parents et ses neuf /? 
frères et srciirs sur une ferme du rang du Nordet, connu f '\ , 
maintenant sous le nom de chemin Ville-Marie. 

Après leur mariage, Paul-Eugène et sa jcui~e 
épouse, Violerre, s'installèrent sur la ferme familiale 
et aidèrent Josepli à la développer. Trois crifants na- I/~oîe~le Drunoni 
quirent de cetce union : Denis (19451, Kégenc (19473 
et Siizanne (1948). 

~~~è~ le dipilri des deux gar50ns pour rravailler Ordonné prèrre en 1865, i l  fur nommé archevéque 

j ~ ~ ~ ~ ~ é ~ i ~ ~ ~ ,  ~~~i~ dans la région de ~ ~ ~ ~ ~ b ~ l l ~  e t  de Québec en 1898. Finalement, en 19 14, année de 

Régenr dans 130uest calladien, paul-~ugène reprend naissance de Paul-Eilgtne, le pape Pie X l'éleva i la 

quelqiier années plus tard la en remerrant digiiiré de prince de l'Église, lui conféranr l'insigne 

le 5 1977 la maison fanliliale à suZanne P de cardinal-prêtre. 11 déccda en 1935. Nous pouvions 

G ; ] ] ~ ~ ,  son cetCr fois, ln donarion lire la fierté sur le visage de notre père lorsqu'il nous 

pour crindicion un droit d'habicarion pour lu, ec son parlait de son grand-oncle, le cardinal )>, et qii'il 

épouse vers la fin der années 1970, ~~~i~ et ~é~~~~ nous montrait le berceau dans lequel celui-ci avait 

reviendront s'installer à Pincendre sur le lot farniIiill, de  PA"^ le5 premiers mois de sa vie. Cc berceau fait 

pan Fr d>aUtre de la qui l e s  avait d'ailleurs parrie des biens de la famille. 

Nous son-iii-ies fiers de pouvoir dire que nous i\lIiiis le plus beau fleuron dont s'enorgueillis- 

de la même lignée que ]*illustre sait Paiil-Eugène érair sans contredir sa proginiture. 

~ é ~ , ~ ,  ~ ~ ~ i ~ - ~ ~ ~ i ~ ~  ~ é ~ i ~  en 1840 ~ ~ i ~ .  En  effet, i l  laisse derrière lui trois enfants : Denis 
(Rira Lapierre de Gatineau), Rigent (Marie- 

< Claude Carrier, fille de Philippe Carrier dc 
Pinrendre) t t  Suzanne (Gilles Nadeau, fils 
d'Auguste Nadeau de Pintendre); et sept 
petits-enfants : Robin (Renée Lacombe): 
Diane, Mélanie, Mat liieu, iMichaël, Marc- 
Antoine et Florence. 

50' crwnizieusairr d e  m r ~ r ~ & e ,  
30 orlobrr I 993 - 

Dritani : Pcri~l- Exggèt~e, Vlolettç: 
~kvrière : Rélent. Mr4rie- Cldiide, 

Gcllt~. Suzanne. Rita, Dsnrs 



O d i l o n  BCgin a épousé i L h i r  Philomène 
Boutin de Berthier-sur-Mer en 1893. Odilon et 
Pliilomène ont roujours habiré le chemin neuf, qu'on 

appelle aujourd'lîui le chemin Pintendre. Odilon 

était le neveu du cardinal Louis-Nazaire Bégin. 
Fermier de son métier. Odilon s'est occupé des ani- 

maux et de la culture cle la terre penclanc que son 
épouse Pliilomène voyait à l'éducation de  leurs huit 

enfants. Sa &Ionique Carrier en a gardé 
Ic soiivenir d ' une  cypique grand-mère d ' a n t a n ,  

excellente cuisinière, qui boulangeait son pain ec 

dont les croquignoles étaient particulièrrme~ic appré- 
ciées des p e t i t s .  Elle rilcorite q u e  c ' é ta i t  u n e  

i nh igab l e  travailleuse, qui Filait la laine sur le vieux 

rouet e t  rricotait les cliaussetres et les i* reternencs 

qui allaient cenir sa famille ail çliaud. Odilon en 

mourant a cédé la terre 5 leur fils Robert. 

Leurs enfants, qui nous ont  cous quittés aujour- 
d'hui, étaienr : 

078el-, marié à Saint-David en 192 1 à Laura 

Carrier de Lévis. Ils ont eu dix erif;ints : Raymond, 
Hcriri, André,  Charles, Paul ,  Madeleine, Rita,  

Louisette, Yve t te  cc Charlocce. Charles habite 
eiicore Pincendre aujourd'hui. 

Aiice, mariée à Pintendre le 4 aout 1919 à 

Alberc Carrier de Saint-David. Ils on t  eu neuf 

enfa-ncs : Marcel, LViIfrid, Henri, Maurice, Robert, 
Rosaire, Jeannine, Monique et Denise. 

-luseph, décédé à l'âge de 19 ans. 
Alber!, marié à Juliette Blais. Ils onr eu huic 

enfants : Armand, Roger, Claude, Lucien, Lorette, 

Lauraine, Gjsèle, Rollande. Claude habite encore 
Pinr-endre aiijourd'hui. 

Roben, VÎcto$; Cécile et Mnr-ie ont toujours vécu 

ensemble à Pintendre sur la terre familiale. 11s ont  

élevé leur nièce Monique Carrier, fille d'Alice, q u i  a 

vécu avec eux jusqu'à l'âge de lS ans. 



K&l~nrd Bélanger esr le fils d301iva Bélanger 

et  de Z d i e  l'oucliecte. Bien que  nacif de Saint- 

Adalbert dans le comté de L'Islet, après ses études en  
mécanique du bâtiment, i l  esc un temps chainbreur 

à Vanier. Et voilà qu'il fa i t  la rencoricre d'une jeune 

fille native de Variier, Nancy Boissonneault, fille de 
Gérard Boissorineault et cl'Odile Caron. Et  c'est bien 

sUr i Vanier que cous deux se marient en décembre 

1983. 

RÏcl~ard e t  Nancy auront quatre enfants. Leur 

aînée nair a Val-Bélair : c'est Meygy, qui a aujaur- 

d'hi11 15  ans .  Les au t res  en fan t s  naissent  à 

Cliâreau-Richer : ce sont Rémi, 13 ans, L ~ ~ c i e  112 ans, 

er Frdn[~is-Xaziieu, 1 0 ans. 

Puis la perire famille s'établit sur une  fermette 

du chemin des îles à Piritendre en juillet 1992. 

Depuis  son  arrivée à Pin t end re ,  N a n c y  a 

présidé pendant cinq ans le comité d'école Les Mous- 

saillons/Du Boisé; elle est niaintenanc membre du 

conse11 d'établissement de cette même école. Elle a 

parricipé à la crèche vivante er aux initiations 

sacrainentelles. Elle fait aussi du bénévolat auprès 

des enfants, leur faisant découvrir le thé;ltre en mon- 

tant des pièces pour les jeunes. Nancy esr Ggalemcnc 
membre de la Commissinn des loisirs de Pintendre. 

De plus, elle accon-ipagne ses enfants  qu i  sont  

inscrits dans les équipes de sport régionales, dont 
le hockey en hiver e t  le soccer en été. 

Richard travaille actiielleii-ienr à Québec comme 

tuyauteiir et le soir il s'occupe de la  ftrmctre du 
cherniri des îles. 

La famille Bélanger-Boissonneaulr: esr lieureuse 

dc s'unir i la population dc Pintendre pour célébrer 
son centième anniversaire. 



TfiJ i l f r id  Bernier est né à sa in t -~ugène-de-  
L'lslet le S janvier 1927. 11 a épousb Albercine 
Leclerc, née le 5 novembre 1732 au m$me endroit. 
Ils ont déjà huit enfants lorsque, au mois de déceni- 
bre 1962, l'achat de la ferme de Marcel Dumont les 
amtne à Pintendre. Le neuvième enEant y na'irra, ce 
qui fera en tout cinq filles et quacre garçons. 

DES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET AFWIE'RI- 
PETITS-ENFANTS 

Sylvje, née à Saint-Eugène le I 1 septembre 19 5 1, 
épouse  Micliel Coucure,  fils d e  Maglo i re  cc 
d7Fvangéline Bourgct de Pintendre. Ils onr deux 
filles : Nancy et Sheila. Michel Couture décède le 
1 1  octobre 1989. Ils demeurent à Lévis. 

Danièle, née à Saint-Eugène le 14 novembre 
1952, épouse Noël Jol iceur ,  fils d'Alfred er de 
Carrnella Vachon de Pinrendre. Ils ont trols enfants : 

Éric, Karine et Kéven. Ils demeurent h Pintendre. 
Lynh ,  née a Sainc-Romuald le 27 Kvrier 1954, 

épouse Jacques Bouclier, Cils d'Aimé cc de Jeannette 
Blanclier de Pintendre. Ils onc trois enfants : Isabelle, 
Valérie et  Micael. Ils demeurent à Pintendre. Valérie 
e t  son conjoint Nicolas Roy, fils de  Jean-Guy ec 
Colctte Brochu de Sainte-Claire, nous on t  donné 
un arrière-petit-fils, Antony, né le 3 janvier 1999 à 
Pintendre. Ils demeurent aussi à Pinrendre. 

Jacque~', né à Sa~nt-Romuald le 4 mai  1955, 
épouse en premières noces Linda Talbot de Saint- 
Henri. Ils ont trois enfants : VI-ronique, Stéphanie 
et  Jean-Philippe. D'un second mariage avec Danielle 
Imbeault de Baie-Corneau naissent deux enfants : 
Vincent ct Audrey. Ils demeurenr i Baie-Comeau. 
Issue du premier lit, Véronique er son conjoint, 
Jean-François La brecque, nous ont donné une arrière- 
perire-fille, Daphné, le 19 septembre 1997, er un 
arr,ère-petit-fils, David, le 30 janvier 1999. Ils 
demeurent à Saint-Damien. 

Clmidine, née à Saint-Romuald le î octobre 
1956, &pouse Conrad Boucher, fils d'Aimé et de 

Jeannette Blancbet de Pintendre. Ils ont quatre 
en fan t s  : Ernmanuel le ,  J e s s y c a ,  Wil l iam e t  

Christopher John. Ils den~eurent  à Pintendre. 
Renorr, né i Saint-Romuald le 6 novembre 1957, 

époilse Solange Fontaine, fille de Denis e t  de  
Fernande Roberge de Pintendre. Ils ont quatre  
enfants : Jcnny, Vicky, Sabriiia et Israël. Ils demeu- 
renc i Pintendre. 

il.lidde, n ie  à Saint-Romuald le 13 mai L959, a 
pour conjoint Charles-André Guay, fils de Donald 
e t  Andrée Gagnon  de  Lévis. Ils demeuren t  a 
Pintendre. Elle est réceptionniste-caissière cliez 
Pintmdre Aiicos. 

Jéru*me, né à Saint-Romuald le 7 juin 1961, 
épouse Marie-Josée Ocis, fille de Charles-Henri e t  

de Dorotliée Paquet de Pintendre. Ils ont quatre 
cnfünts : Alexandra, Élisabeth, Sarnantha et  Gabriel. 
Ils demeurent à Pinrendre. 

Bdstien, né à Pintendre le 2 juillet 196.3, épouse 
Francc D ion ,  fille de Gérard  e t  d e  J eanne t t e  
Durriont de Pincendre. Ils onc crois fils : Matcliieu, 
Francis ec Pascal. Ils demeurent ii Pintendre. 

Nous comptons pour I'lieure 2 8  petits-enfanrs 
et  3 arrière-petits-enfants. 

C'est en I9G9 que Wilfrid Bernier ouvre une 
petite entreprise Familiale dans la grange, sous le 
nom de << Les Équipements Wil-Be inc. », spéciali- 
sée dans  la concept ion  e t  l a  fabricat ion de 
inacl-iinçs-outils spéciales, destinées aux manufnc- 
curiers de produits finis en bois ou 2i la réparation 
générale. 

I.es membres de la compagnie - Les parents : le 
p6re Wilfrid, présidenr, e t  la mère Albercine, secré- 
taire. Les enfants : Bucien, vice-président, technicien 
en fabrication mécanique; Benoit, concepteur. machi- 
niste ec soudeur; Jérôme, machiniste, électricien et 
teclinic~en en pneiunatique; e t  Sylvie, ingénieure en 
autoiiiatisacian. 

IWunng6e : 
Lyndcr, ~\fichile, 
Dandle. Sj1I1:ie: 

Ciu~/cli~~e; 
2' rdngie : 

Bwi zen, JiGme, 
Benc>ir,J~~cqr{e~ 



M Ir 7 juin 1961 i SaincRomuald, Jér6rne 
esc le fils de Wilfrid Bernier et d'Alberrine Leclerc 
et  le huirième enfant d'une famille de neuc C'est en 

1963 que ses paren ts  sont veniis s ' instal ler  à 
Pintendre siir une ferme qu'ils venaient d'acheter. 
Dès soli jeune âge, Jérôme travaille comme machi- 
niste dans  l'entreprise familiale Les Equipcmenrs 
Wil-Be inc., don t  il est rccuclleinent membre- 
acrionnaire. Un coup de main il I'édiication de ses en- 

fiii1l:s er son ei-i-iploi de riiachinisre occupenr aulourd'hui 
to~i  t son cenips. 

Jérôme a ilni sa destinée i Marie-Josée Qtis en 
1985 ec, fait intéressant pour Pintendre, leur mariage 

a kté le dernier à être cElébré à. l'l-iôtel qiii portaic le 
nom de Manoir des Plaines. Marie-Josée est la fille de 
Dororhée Paqiiet, native de Sayabec (Maraptdia), et 

de Charles-Henri Ocis de Rimouski. Elle esc la rroi- 
sième d'iine famille de quacrc. Marie-Josk a VLI le jour 

sur  île-  izard dans la région de Mo~icréal. Après 
pliisleurs déménagements, sa tamille vin[ finalement 
s'installer à Pincendre au cours de l'été 1975. 

Quatre enfrinrs sonr nPs de l'union de Jér6me 
ec Marie-JosCe : A/exfi~drd, le 20 septembre 1986, 
Éliznb~rh, le 31 mars 1988, Samaniha, le 27 noilcm- 

bre 1989 et  Gabriel, le 5 jiiin 1992. Depuis 1987, 
q u m d  elle n'est pas occupée i sa petite marmaille, 
Marie-Josée sc consacre à la peincure. Elle a donné 
à Pintendre des cours de dessin et dc peinture pour 
tous les groupes d'âge pendant plilsieurs années. 
En novembre 1993, la maison familiale du  chemin 
Mlle-Marie est la proie des Barnilies. Gerce maison, 
presque cenrenaire, qui a connu les premières annPes 

Saïnanlhn, en haut; G~/BI-tel EE 

El~uabetl? ient i,e; et A lexcindvcr en bns 

de la pecire famille, sert innintenanc d'atelier. Tous les 
six se sont relogés dans  une autre maison, nouvelle- 
ment consrruice sur le même terrain. 

En effet, elle est membre du Cercle de Fermières 
de Pintendre depuis près de huit ans, ec elle enta- 
n-iera sa craisièn~e année dans le mouvement scout, 
comme animacrice des Cascors. Le ccmps qu'elle 
donne à cc moiivement lui permet de rester proche 
de  ses e n f ~ n t s  et  par ricocher dcs autres entants er 
de leurs parenrs. 

On ne s'étoniiera donc p u  d'apprendre qiie les 
quarre enfancs de jérôme ec Marie-Josée son[ égale- 
ment membres du mouvement. Alexriridra en fait partie 
depuk 5 ans et elle pst maintenant avec les Intripides; 
Élizaberh, membre aussi depuis 5 ans, et Samantha, 
depuis 3 ans, sont toutes deux chez les Exploratrices; 
erifin Gabriel débute avec les Castors. 



Frdnr-e es Bas! ren avec l e~~r . s  t ro ~ s f l l s ,  P s ~ a l ,  
Fmnr-ts el Ma!rble~l en 1994 

F a n c e  err née le 3 1  juillet 1963 à Pintendre. 

Ses parents, Gérard Dion e t  Jeannercç Dumont,  
s'étaient inariés à Pintendre en 1957. 

Gérard Dion est arrivé à Pinrendre en 1945. 
Mais Jeannette y est née en 1932, fille de Pierre 

Dumont et d'6léonore Begin, cerre dernière origi- 

naire de Saint-Henri. Pierre, père de Jeannette et 

grand-père maternel de France, est aiissi natif de 
Pintendre, y étant ne le 4 septembre 1899, du  
mariage de Wil l iam D u m o n t  cc de Démerise  

Bourget, qui demeuraient sur le lot 196-197 Notre- 
Dame-de-la-Victoire, lot q u i  avait aussi appartenu 

au père de Krlliam, Cl-iarles Dumont, et où Jeannette 

est née. 

Basrien est né à Pintendre le 3 juillet 1963, 
précisément sur ce lot 196- 197, qui a écé acheré eri 

1962 par ses parents, Wilfrid Bernier e t  Albercine 
Leclerc, de Marcel Dumont ,  fils de Pierrc. Wilfrid 

ec Albertine, mar~és en 1950, écaienr en 1962 de 
nouveaux arrivés à Pintendre. Ainsi, pour France, 

son mari est né d m  La même maison que sa mére à elle. 

.France et Bastien se marièrent à Pinrendre en 

juillct 1956. De leur union sont nés trois garçons : 
/Mcc!;hierc, né le 29 mars 1989; Frmcij ,  né le 22 octo- 

bre 1990; et Pascul, né le 29 juillet 1992. Pour les 
enfants de France et Bwtien, leur père est nC dans la 

même maison que la mère de leur mére. 

Basrien travaille à la conception ec fabrication 

de rnaclîinerie outil (bois) avec deux autres de ses 
frères à l 'entreprise familiale Les Eqiiipements 
Wil-Be inc., sise Pintendre sur le lot 196- 197. 
Bastien esc aussr actionnaire de Wil-Be. 

Les enfants font partie du  mouvemenr scout au 

118' Groupe de Pintendre. 

Jjon 100' anniversaire à tous ! 

y - .!! "n; 



Sean -Mar i e ,  fils de Joseph Bernier et de Rose- 
Hélène Bégin, a vu le jour le 18 niai 1950 a Sorosto. 

11 est le cinquième d'iine famille de huit enfanrs. 

Danielle Gagné, fille de Joseph W Gagné et 
d'Ancoinette Royer, a vu le jour le 23 juillet 1954 à 
Sairit-Isidore. C'esc la benjan~ine d'une famille de 
quatorze enfants. 

Jean-Marie et  Danielle unissent leur destinée 

le 10 juillet 1076 en l'église de Sainr-lsidore. Du- 
r;ii!r la première année de leur mariage, ils résident 

à Saint-Isidore et travaillent tous les deux à Lévis. 

Ils dkcidenr donc de chercher une résidence plus 

près de leur lieu de crava~l. Leur choix s'arrête sur 
la petite municipalicé de Saint-Louis-de-Pintendre, 

q u i  les accueille en 1978. Daris ces années-là, 

Pintendre ne compcait environ qiie deux mille cinq 

cents habitants. Nous avons vu Pintendre se déve- 

lopper, se moderniser er accueillir beaucoup de 
nouveaiix résidants.  Nous sommes heureux de 
norre  choix, car  no t r e  ville est e n  conscanre 

progression. et de plus en plus d'entreprises vien- 
nent s'y établir, ce qui améLorc grandement la vie 

de ses résidants. 

De l'union de Jean-Marie ec Danielle naissent deux 

enlanrs : l'aînée, Altxdmlra, qui voit le jour le 5 juillet 

1982, ec Siharien, le benjam~n,  le 11  juillet 1986. 

Les enfants firenc rous deux lcurs érudes primai- 

res à l'école Les Moussaillons. Alexandra a terminé 

ses études secondaires à I'kcole Marcelle-Mallet ct 

poursuit présen temenc ses études en sciences Iiumai- 

nes au Cégep de Lévis-Lauzon. Elle affectionne 
particiilièrement l'étude de la musique. Durant ses 
temps libres, cille s'adonne à la pratique du saxo- 

phone, de la guitare et du cliant. Pour ses études 

secondaires, Sébastien a plutôt arrêté son clioix sur 

le Collège de Lévis à cause de la grande variété de 
sp..~: : s  qu'offre ce collège. Sa grande passion esr de 
jouer a u  baseball;  i l  rêvt  d'ailleurs d ' en  faire 

carrière. Tous deux sont aussi accuellemenc impli- 

qués dans le mouvement scout de Pintendre. 

Jean-Marie travaille comme technicien en  
mt-canÏque automobile, et ce sont surtout les perires 

.. j~ponaises ). qui l'emploient depuis près de vingr- 
neuf ans. 11 fair égalemenr du bénévolat auprès du 

Club de motoneige de Ville-Marie, Etanc lui-meme 

un nîotoneigisre pusionné. 

Danielle a travaillé dans une grande chaîne de 
magasin de la Rive-Sud, puis ellc eçc ensuice recour- 

née aux  études pour acquCrir un  diplbrne de 
technique e n  comptabiliré. Une  entreprise bien 

connue de Pincendre l'emploie préscntement. Avec 
ses deux enfanrs chez les scouts, nanielle s'occupe 

di1 secrétariar du rnouvenîent scout de Pintendre de- 
puis crois ans. Elle travaille également à temps partiel 

au Patro de Gvis, un organisme communautaire qui 

favorise énormément l'apprentissage des jeunes. 

Pinrendre f ~ ~ t  donc l'endroit où nous avons vécu 
durant rouces ces années, ec nous espérons continuer 

d'y vivre encore longremps. 



Wa~~1/1ctnd 73 étil et b17-aWr~ c i % a ~ ~ ) r ~ ~ e /  

xiir deux narifr de Saint-Bernard, notre ma- 1909. Julie esr la fille de Raymond Pelchat et de 
riage y fiit également célébré esi juin 1973. L;i vie Gabrielle Desrochers. Elle est bachelière en matlié- 

nous a comblés en nous donnant sepr enfants, qui, maciqucs et actuellement programmeuse analysce. 

chacun à leur façon, agrémentent notre vie : José José et Jiilie sonr maintenant parents d'uiic pec~te 

(19741, Dornin/qile (1975), Oliuiçr (197S), /\léloilie fille, Charlotte, q u i  fait le bonheur de toute la fa- 

( 1950), Sopbie ( 198G), Nzcokas ( 1988) cc Frcir~zçai~ niille. 

( i 390). 11 nous fait plaisir de partager un peu de nocre 
Mo;, Lorraine Rliéaume, fille d'Éloi Khéaurne cc vécu. avec vous à I'occasÏon du  centenaire de notre 

de Jeanne-d'Arc Nadeau, je suis la quatritme d'une municipalité. 

famille de cinq filles. Je cravaiI1e comme infirmière 

dans le domaine hospitalier. Normand, fils de Napo- 
léon Bétil et de Dorochée Lemay, est le dixième 
enfant d'une faniille de douze. Il s'occupe de la vie 
familiale à la m l '  r s o n .  

Nous vivons i Pintendre depuis août 1986 er 
notre gofit poiir la musique nous a amenés à parclci- 

per tous deiix accivcmenr à la cl-iorale de l'église. Nous 
partageons aussi depuis plusieurs années une même -1 
passion pour la recherche généalogique. 

Notre fils ainé José, enseignant, a épousé Jiilie 
Pelchar a Saint-Cliristoplîe-d'Arttiabaska en juillet - Jnsi. Cha durte  er J/die 



'Daniel est nP ~c 28 i~oilt 1948 i Sainte- 

Hdnr:dine, fils de Gérard Bisson et Denise 

Gagné; Diane, le 1 3 avril 195 1 B IvIontmagny, 
fille d ' A r m a n d  Gaudreau  et Feriiandc 

Gaumond.  

Leur mariage ainsi que leurs emplois res- 
pectifs à Pintendre les amèrient à s'installer 

( I , i r ! ~  la municipalité au 725 chemin Pintendrc 

au début des annees 1970. 

Daniel esr à I'eniploi de I'lancher de Bois- 
Franc 2000 inc. depuis 10 ans. Diane travaille 

pour Novexell inc. 

I/alii.rr esc née le 2 mars 1976; elle fait 

aiiiourtl'liui des érudes de n-i~irrise en relations 

inrernarionales à I'Univers~té Laval. Vint 

ensuite Alexizndre, le 29 )ilin 1979; i l  étudie Lajdmille de Danrel Brsjon el Dmne C;d/ldi.rn/r - 

au Collège de Limoilou en cecl-inologie de la Devanr : E>n,~le, Afcx(~nsli.e el i,hlévre; Jevnère : Du'nteler Didi~tne 

n-iécanique du bEtirnenr. Enfin, Émiiie est ni.e 

le 5 février 1981; elle cermine sa deuxièine 

année ail Cégep de Lévis-Lauzon en sciences 

humaines et se prépare pour I'unrversité. 

Y i '  , 

Diane, Valtrie, Alexandre ec Émilic orit tous fait 

leur bouc de chemin au sein du mouvement scout 
de  Pintendre.  Les trois ejifnnts cint t rouvé  des 

emplois d'été dans la municipalité. 

Pinrendre est un endroÏt calme ec paisible où il  
hir  bon vÏvre. Nos nombreux amis q u i  y demeu- 
rent marquent  poiir toujours la vie de tolite la 
famille. 

Bon centième anniversaire a tous les résidanrs 
et rksidenres de Pintendrc. 



Andrée Bo~lt-gct el Andri Bzlode~~;~ en mizi 1989 

c e r i  le 23 anGc 1956 qulAndrk Bilodcau, fils 

de Léonidas Bilodeau et  d'Eiigénie Carrier de Christ- 

Roi, épousa Andrée Bourgec, fille d'Achile Bourget et 

de Simone Lemieiuc de Notre-Dune de Lévis. 

André avait vu sa jeunesse partagée entre la rési- 

dencc t:zirnd.de, située à Christ-Roi, ec la ferme de Sormto, 

l d t é  dors ainsi nornrnke. Cadec d'une famille de d o m  
enfâns, c'est André qui a p h  la relève sur la ferme exploi- 

tée par son père et son fière Rolxrt. 
Deuxitme dc sa famille, Andrée Bourget, comme 

plusieurs jcuncs filles de cette époquc, sacrifia ses 
études pour prendre sur ses épaules une partie de la 

charge de la rnaisonnke. Elle a aidé sa mère devenue 

imporence après la naissance des jumeaux, derniers des 

douze enfants. Andrée possède un talent pour le chant; 
elle a faic partie des choraleç Les hiessagers de la gaieté 

ec Le chazur d'hubigny. Sa belle voix d e  soprano 
conquierc rapidemenr ses beaux-parents. 

Après leur mariage, le jeune couple s'installe à 

Sorosto. Citadine, Andrée délaisse le travail de ferme 

avec satisfaction pour se consacrer à l'éducation de ses 

enfants qui ne tardent pas à naître. Ses frères et  smurs 

viennenc passer d'agréables moments à la campagne 
avec leur jeune maman adoptive, notamment Michel 

qui aidera André pendant pliisieurs années. Cecte 

exploitation agricole amène André à côcoyer les gens 

de Pintendre, parmi eux Widemrnent son frère, Paul 

Bilodeau, et son épouse Thérèse Carrier, ci=-memes 

cultivateurs. 
Au cours des années soixante, la conscrucrion de 

l'autoroute er du chemin de fer e n c r a k  le seccionne- 

inenc de leur lotissement et fait dévier leur destinie. 

h s i  h d r é  deviendra gérant rie la Laiterie Bellevue à 

Laui:on et ensuite gérant d'une scarion-service à Lévis. 

De 1972 i 1989, il est conseiller automobile clîez 

hiérirtier aiiro, niérier qui lui permet de pratiquer cç 

qu'il. aime si bien faire avec beaucoiip d'liumour : 

parler et rencontrer des gens. 

André er Andrée, mainrenant retraités, sont 

parents de cinq enfants ec grands-parenrs de plusieurs 

perirs-enfants. Après quarante années de vie heureuse 

écoulées sur leur propriété à Lévis, le destin, cerce fok 

sous la forme d'une expropriation, a fait qu'k vinrent 
s'établir a Pincendre en 1995. Ils suivirent ainsi la rouce 

qii'avaient prise avanc eux trois de leim enfants, Sylvie, 

Josée er Marc. Ils vivent paisiblement dans le quartier 

du Boisé, entourés de voisins chaleureux o ù  leurs 
enfants ec perics-enfants aiment se recrou.iler. 

LES ENFAhr-i-5 

L'alné de la famille, Ahin, et son épouse Lucie 

Morin. native de Beauharnais, demeurent à Aylmer 

avec leurs deux enhnts ,  Sandrine, 6 ans, et AIexÏs, 
3 ans. Alain est ingénieur, cl-ief d 'une équipe d e  

recl-ierche sur le béton. Lucie est recbnicienne en 

recherche au laboratoire des sciences minérales. 1Ls tra- 
vaillenr tous les deux pour Ressources naturelles du 
Canada à Ortawa. Quand Alain était jeune icudianc 
du secondaire, il a rencontré à l'école des gars de 
Pincendre qur sonc devenus de trés bons mis. II garde 
contact avec eux après des annbes et malgré I'éloigrie- 

ment. Rousseau, Cof, Bir, Dufour, Boss : des surnoms 
associés à de bons souvenirs d'amitié. 



La cadette de la famille, Illtrrjt-Chir~&, ct ses deux 
enfants, Mélina, 9 ans, et Hugo Bourin, 6 ans; demeu- 
renc à Sainte-Foy. Marie-Claude est enseignanre et 
diplômée de l'Association Montessori Incernacionale. 
Elle ;i fondé l'école Montessori de Cap-Rouge en 1992. 

Leur fille Sjlvie a épousé Jacques Bourget - un 
retour aux sources, car i l  esr fils de Denis, petit-fh de 
Lt-opold, qui est né à Pincendre dans le rang Iiarlaka, 
et dr la I~griee d'Augiiscin. C'est en 1988 que Syhie et 
Jacques avec trois de leiirs enhnts ,  Michaël, Corinne 
et Sara-Jemne, maintenanc âgGs respectivemerit de 17, 
15 et 11 ans, vinrenr s'inçraller à. Pintendre dans le 
quartier d u  Lac Baie d'Or, Deux autres enfanrs, 
Florence, aujourd'liili 9 ans, ec Carnille, 7 ans, s'ajou- 
ckre~it depuis à la fi~millc. Sylvie est cechnicienne en 
architecture. Elle s'implique dans la con~munau tP de- 
piiis 1991 en prenant part à divers con-iités e t  cn 
par~icipanr aiix activirés scolaires et scoutes des en- 
fanrs. Elle est membre accivc, tour conime scr; smirs 
Marie-Cliiude er Josée, de I'encreprise Les Chocolats 
favoris inc. de Lévis. Jacques, originaire d'Alma au Lac- 
Sairic-Jean, csr microbiologiste, of'ficier en environ- 
nenlent a la base militaire de  Valcarrier. Il entame sa 
6' année d'animation scoute à Pintendre. Animateur 
des Pionniers, il a pris part acrivenîenr avec son fils 
Micl~aël au projet d'amélioration du site des Pins pour 
l'obtention d'un Annapurna, badge qu'ils reçurent en 
mai 1999. 

Puis, en 1989, leur fdle Josée choisit le qiiarcrer du 
Boisé pour s'érablir. Son attachement aux jeunes et le 
nombre considérable d'enfants daris son quartier la 
décidèrent à ouvrir sa garderie : Les jardins de Canelle. 
Ellc a épousé Marc Tl~ibault de Sainte-Foy. 11 est con- 
rrôleur financrer pour Teclitrabo~s. Josée est infirmière 
et travaille au Collège Jésus-hlarie de Sillery depiiis 
1932. L'iiirérEr que porte roure la famille aiix jeunes 
est sans contredit significatif, mais cet Ïntéret commun 
est aussi une lîeureuse façon de rencontrer des gens 
actifs et intéressants dans la communauré. 

Leu Ils Ahri er sa conjoinre Sophie Poirier côtoient 
la gardetic de Josée. Marc demeure à Pintendrc depuis 
1985). Sophie Poirier est narive de Lévis. Elle est édu- 
carrice en garderie. Marc est cechnicien en cliimie 
analy riclue, direcceur de laboratoire pour Les Com- 
posts du Québec a Saint-Henri. Marc, siirnoinmé Bill, Mrrir B/fodrau u * , 

esr membre de l'hssociacion du baseball mineur de Sopbie Porrre~ en 
Pinrendre depuis 1993, soit comnle encraineur ou jrun 1999 
membre du comité. 



Gnrre /Mode Robert Bolvrn, gqnctnl  r r i i ~ ~ l i l / i ~  h l c i i j r i ~ j  

I(ez~l-ies: setsio~r commerces. ea 1 992, 1996 t! i 998 

'Kn 1957, Roberr Boivin, fils &Anai Boivin 
de Saint-Henri ,  t pousc  G l~ i s l a ine  Grondin  de 
Plnteiidre, paroisse où s ' instal lera  le couple.  
Gbislaine est la fille de charles-Édouard Grondin 

ec d'yvonne Veilleux. En 1958, leiir iinion s'enri- 

chit de la naissance d'une première fille, johanne, et,  
en 1969, d'une deuxième fille, C~arole. Ourre la fa- 
mille, Robert ec Gliislaine fondent en 1962 un 
commerce de détail de vêtements pour hommes er 
femmes, qu i  se spécialise égalemeiit dans la vente 

e t  l 'entreposage de fourrures. La prospérité cl i i  

commerce permet, en 1970, la conscruccion de I'ac- 
tucl magasin de la route Kennedy. 

Ail fil des années, Robert ec Ghislaine initient 

leurs deux filles à la vie d u  commerce, de tclle sorte 

qu'elles forment maintenant equipe avec leurs pa- 

renrs et  assurent la relève. En 1980, Johanne épouse 
Ste-ire Ross, technicien en  architecture, natif de 
Rivière-du-Loup. Le coiiplc est dc-puis installé à 
Pinrendre. De leur union naîtront Cynth.ia, en  1983, 
et Judy-Ann, en 1986. Quant à Carde, elle épouse eri 

198 1 Benoît Lebel, lui aussi technicien en arcl~itec- 

turc- né à Rivitre-du-Loup. Leurs filles, Mélissa et 

Énii-lie, naissent respecrivenierit en 1983 et en 1987. 

La pccite famille choisic Beaumont comme lieu de 
résidence. 

Les petites-filles de Robert er de Gliislaine con- 

firment l'adage selon lequel bon sang  ne petit 

mentir, puisqu'elles démontrenr d6jà de l'intérêt 

pour le commerce, dont enes seront peut-êrre la troi- 

sième génération à aux destinées. Amour, 

compl~cicé, loyauté, pl&sir de vivre et d'interagir dans 
la corn mu na ut^ conscicuent les assises de cette famille 

iinie et  rrès fière de son senrimenc d'apparteriante à 
Pintendre. 

Ldfarnrllc E o I - Y ~ ~  lors r h  40' nnnivt~jaiue dt u i r ~ r ~ a ~ e  de Robert el GA i~-la~ue - illélijscr Lebel er soi? pire B~noic, Cd?,ole Borvhr. 
Émiljt Lebel. Gkisla,nc Grondin. Robe17 Boiitin, j/,dy-Ann ROSS: Johdnire Boivin, Cynrhin Ross er son pèw Sr@-s 



f-- 
k n  1980, rprks giielquer annies de mariage, 

Lise Laroiiche et Serge Bolduc sont arrivés dans la 
munic,palité de Pinrendre, ayant choisi d'dire don-ii- 
cile dans la rue Robege. Lise, dont les parents, Nicole 
Sirna,-:-! er Albert Larouche, ont résidé de lon- 

gues années à Pincendre, est ni-e le 3 déceriibre 1958 3 
Alma au Lac-Saint-Je;tn. Elle est répuree pour sa 
jovialiré, son goût de la vie et son intérêc à échanger 
avec les gens.  Serge, né le 2 5  décembre 1952 ù 
Beauceville, est plus réservé et présente une  image 
qui révklc Fei] si1 persorinalité. 

S:-i.gc et Lise se sont niariés A Pintcndre en  1975. 
Aprés plus de 20 ans de vie coinmune, la hmille 

compce deux entant5 ec une petite-fille :Julie, née a 

Saint-David le 16 sepren-ibre 1979, qui parcage sa vie 

avec Yanliick Coveney, né à Charlesbourg le 19 octo- 

bre 1974; Jean-Frdnpis, né te  10 février 1982 à 
Pinrendre; enfin Carnillc, fille de Jcilie, née i Pincetidre 
le 16 novembre 1994. 

Avec les années, List et Serge se sont fait conriai- 
tre par leur implication dans différents gruiipes oii 

secreurs d'acciviré d e  la communauté. O n  a pu ren- 

contrer I'iin ou I'aurre :iii sein du milieu scolaire, lors 
des études de Julie et de Jean-François; aux Loisirs, 
étant  acc~fs ppor les C-quipes de ballon-balai, de 
baseball et de balle molle fkminioe; au moinenr de 

l'organisation des féres populaires, telle la Saint-lean- 

Baptiste; dans les organismes de Piritendre, comme 

iiiembre du club Lions ou en tant qiie marguillier. 

Bravo à Pinrendre, ses fondareurs et ses ciroyens 

pour ces années d'histoire. Merci d'avoir pu y par- 
ticiper. 

C - 
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S q e .  Lné, Yut~niik Cor:en~)/, Cmz/ le ,~J/ /bc  etJecln-Fwujois 



--.- Ye~ttz- Denis 'Bwneact el W&,I"II~ 7~a56ah+ - 

hroémi eijedn-Denjs à kilr milricrge, le 21 mai 1983 

C ' e s t  en 1960, (tant jeune tri~diiinr, que Jean- 
Denis Bonncau a décidé d'investir ses économies dans 
un morceau de terrain qu'Arrliur Roberge lui avait 
vendu. À cette époque, la rue Roberge n'existait 
même pas. Mais en 1972, Jean-Denis fut parmi les 
premiers à s'y installer pour de bon. 

Natif  dc Saint-David-de-Lévis, J ean-Denis  
Donneau, né le 8 juin 1948, est le deuxième d'une 
famille de six enfants. Son père, Alphonse Bonneau, 
grand amant de la  nature, travaillait à la Baie James 
et sur la Côte-Nord comme cuntreniaître électricien. 
Sa mère, Rollande Côté, s'est dbvoiiée pour ses enfants 
tout en étaoc propriétaire d'iine poiiponriière. Elle 
accueillait aussi chez elle des enfants haridicapés. 

Le 2 1 mai 1983, Jean-Denis épousa Noémi 
Varfalvy, d'origine hongroise, née à Québec le 1 1  d4- 
cembre 1957. C'étaic pour lui un seconcl mariage, 
et poiir elle un premier. Le père de Noérni, Louis 
Varfalvy était officier des Jaskun Fliiszar entre 1940 
et 1945. Sa mère, Emilia Gyuriss, étaic secrétaire 
cotnptable. Tous deux ont conriu les nrrocités de la 
Seconde Guerre mondiale et de la Révolution hon- 
groise ec ont par la suice émigré au  Canada en tant 
que  réfugiés politiques en 1956. 

Avant de travailler pour le Syridicac des Teamsrets 
en 1983, Jean-Denis Bonneau a touché à toutes sor- 
tes de métiers. I I  travail.la comme pompiste, cciisjnier, 
infirmier et chaidfeur. On dit de IiC qu'il était malcom- 
mode lorsqu'il étaic edant  et qu'il en a joué des toiirs 
dans sa jeunesse. Pourrait-on Ic surnommer cq Denis la 
petite peste n ? Demandez-le aiuc anciens de Saint- 
David ! 

Son épouse Noérni est u n e  a globe-crorreuse B,, 
une Irtlbi f i r i l t i ,  pariant courarnrnenr le Ilongrois, le 
français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Elle a corn- 
merice à voyager a 16 ans et n'a jamais cessé par la 
suite. Son plus beau séjour a l'étranger fut sans aucun 
doute celui de 1977, où elle passa une année en- 
tière en Aurrlche, plus précisément à Vienne, au pays 
de Sksi )), d'apprendre l'allemand. Son plus grand 
disir est de voyager, d'apprendre des langues etrange- 
res ainsi  q u e  de décoiivrir d'autres cul tures .  
A.ujourd'liui, elle travaille pour le Trust Royal. 

C'est grâce à Mm< Guyriss que Jean-Denis e t  

N o h i  se sont connus. Par coïncidence, iin jour, l'un 
et l'autre I'atcendaienc, le premier pour lui remetrre 
son courrier, er la seconde polir rentrer a la maison. 
Une invitation L la pêche ... et voilà ... le poisson a 
mordu à l'hameçon et cette belle hjscuire dure depiiis 
17 ans déjà. 

Jean-Denis et Noérni ont deux enfants : la pre- 

mière, Jennjfir, est née le 13 novembre 1378 d ' u n  
premier mariage de Jean-Denis. Blonde aux yeux 

pairs, elle esc prête à affronter l'an 2000 comme 
travailleuse sociale. Son petit frère, S,mzrtel, seul des- 
cendant des Bonneau, est né le 26 septembre 1988. 
Scout au 1 18' (groupe scout de Pintendrc), ce n'est 
pas ce qui CS[ sérieux qui l'intéresse, mais bien cout 
cc qui ne l'esr pas. Comme il le dit si bien, il est né 

avec l'humour u dans le sang M, au grand bonbeur de 
ses pacenrs, mais ail détriment de ses professeurs. 

En terminant, on ne pcut passer sous silence que 
la famille Bonneau pone Lien son nom, car de l'eau à 
Pintendre, c'est pas ça qiri manque ... parlez-en aux 

voisins ! Faire, défaire, refaire; drain agricole, pompe, 
bassin, Sanivan ... Voilà le vocabulaire pour désigner le 
coin : une I Z U ~ T ~ .  Un nouveaii métier attend peiit- 
être les Bonneaii au cas où ... experts en drainage. 



~ ~ i a r ~ , n é i e ~ 8 n o v e m b r e 1 ~ ~ ~ , e r t i e ~ i ~ s d e  I'amèneidcvenirréridentdePintendrcIIestmain- 

feu Jean-T11omas Bonneville et de Tliértse Patoine, rennnc régisseur du  transport scolaire à la Coinmis- 

doinicilice h Sainte-Hkriédine. II est l'aine d'une fa- sion scolaire des Navigateurs. 

mille de quatre cnfanrs. Mais Gérard a aussi u n  goût marqué pour Ic 

11 a fait ses études primaires à I'école de Sainte- commerce et i l  s'y implique en faisant I'acqiiisirion 

I-iénédinc (Beauce) ,  ses é t u d e s  seconda i res  d'un imn-ieuble A vocation commerciale dans la -i?li:,de 

Sairic-Joseph (Beauce) et ses études universitaires Lévis en 1989. Il devient aussi propriétaire d'un ün- 

en administracion 5 I'Universicé Laval. meuble hôcelier dans la région dc la Côte-de-Beaupré 

Le 26  s e p t e m b r e  1970, i l  épouse Liliane 

Leblond, née le 2 jiiillet 1947 à Sainte-Claire, fille 

de feci Napoléon Leblond et dc feue Rosa Forticr. 

JAili;t!ic est la hiiitièmc. d'une hmille de dix enfants. 

De cette union sont nés deiix enfants : 

Sonid, née le 1" juillet 19?4, technicienne de 
bureau; 

Jtllvnin, né le 3 avril 1977, responsable d 'un  
m:ig ...\ iri de détail, 

Gérard a fait ses débuts sur le marché du tra- 

va i l  i titre de techniclen en arpentage dans le réseau 

minier des Cantons de l 'Est. En 1973, il fait son 
entrée  à la Coiiimission scalaire Louis-Fréchette 

con-ime adjoint au  régisseur d u  transport, ce qui 

en 1995 

Gérard s'implique également dans sa communauté. 

11 est adminisrraceur à la Caisse populaire de Pincendre 
depuis 1986 et président de cette caisse depuis 1991. 11 
a eté membre du Club Lions de Pintcndre de 1987 à 

1995 et présidenc pendant l'année 1988. 

Liliane est restie à la maison pour voir à I'éduca- 

rivn des enfants. Puis. de 1989 à 1995, clle a géré un 

bar laitier et un casse-croûte situés dans I'inirneuble 

q u e  Gérard avait acquis. Liliane er les enfants secon- 
dent encore Gérard dans ses notnbreuses activités, 

taiic sociales que corn inerciales. 

La famille Bonnev~lle est très lieureuse de vivre 

à Pincendre et  snuhaire un heureux centenaire i colis 

les résidants. 



LaJami/le - Drvdrrr :-lem- Prlul, Marie-Ro~e, R L ~ L  hel. 
derrié~e : Sjditrrin, Dinne e l  Jednnot 

S e a n - P a u i ,  Blr dJdmile Bossé e i  d'hlberrine 

Lévesqiie, est lié Squacec le 16 mai 1940. Il est le 

deuxième d'une famille de sept enfants. Le 27 octo- 
bre 1962, il epouse ilne fille de Dégelis, Marie-Rose, 

ainée des neuf enbnrs d'Eugène Beaulieu et de Maria 

Landry, ni.r le 8 juillet 1940. Du mariage de Jean- 

Paul et de Marie-Rose sont nés quacre enfants. 

-Jeanno/, n i  le 13 aoUt 1963, entrepreneur; il 
demeure à S;llery. 

- Diaut, née le 9 juillet 1964, gardienne d'en- 
fancs, a épousé Christian Fonraine, bouclier, le 

6 octobre 1784; ils demeurent h Pintendre. 

- Rdi.-bel, née le 27 novembre 1965, teclinicicnne 

en documeiitation, a épousé Yves Isabelle, analyste 

seriior, le 6 octobre 1984; ils sont les parents d e  

Jean-Michel, né le 8 avril 1987, et de  Patrick, né le 

25  mars 1989: ils demelirent à Gatineau. 

- Syivdin, né le 4 avril 1969, niécanicien; i l  
demeure à Lauzon. 

À l'aiitomne 1966, la compagnie Fraser, où rra- 

vaillait Jean-Paul comme travailleiir forestier, ferme 

ses porces. Après avoÏr exercé d'autres métiers, 11 dé- 
cide de tenter sa cliance dans la région dc Moncréal 

cornine réparateur de rnacl-iinr*rie lourde avec la com- 

pagnie TRP. II siiir la  compagnie  lorsqu 'el le  

dérnénage à Saint-David (Lévis). C'est alors que sa 

perite famille vient le rejoindre pour s'instiiller à 

Pintendre le 12 juin 1967. 11 continue dans le do- 
maine de l'excavation jusqii'en 1995, date où il 

décide de travailler pour son fils Jeannot comme 
jardinier paysagiste et opérareiir de déneigement, 

ce qu ' i l  a fait jusqu'i ce jour. Il esc Chevalier de 
Colomb depiiis vingt-cinq ans, au Conseil 5655 de 
Saincc-Foy, où il a occupé le poste de grand clieva- 

lier dc 199 1 à 1993 

De son cbté, Marie-Rose élève les enfants, tra- 

va i l l e  à la manufacture de bas Kcnnebec, à la 
bunnderie di] Motel Rond-point Levis et filit di1 

porce-i-porre pour la vente de produits Avon et Com- 

pact (aspirareur). Elle falt parcic de la chorale d e  

Pinrcndre clepiiis de nombrelises années ec Iiit fille 

d'Isabelle ail Cercle de Lévis. 

Jean-Paul et Marie-Rose p s sen t  leurs moments 

libres à jouer aux  petites quilles, dans une ligue, e t  a 

la pécanque, avec une équipe de Lévis. 





Né i Sain t - I s idore  le Jean-Claude (né en 1330) 
2janvier 1 8 9 8 ,  Eugène  a~~a i i épouséenseptembre  

l Bouffard acquit sa rerre du 1953 Jeannetre Pouliot (née 
rang des iles d'un rnonçreur cn  193 1 ), fille de Joseph d Régiri en ikvrier 1912. Cette Poulini r r  dh l i ce  ioiiier de 
même année, le 22 juin, i l  Sairit-Anselme. Cinqenfants 

épousaà  Saint-Jsidore Alice soric nés dc. leur u n i o n  : 

Sylvain, née a Saint-Sevenn. Lyne,  Johanne, Alain, Mi- 
E t ~ c r t i e  Bo~q7~:rd De cette union sont nés huit chel et Jean-Luc. Dans sa Jectn-CLtde 

~n 1980 enfants : Pauline, Simone, communauté, Jcan-Claude eir 1980 

Charles-Eughe, Robert, Paul-Henri, Jean-Claiide, s'est impliqué comme marguillier et  conseiller au 

Anne-Marie et Thérèse. cours des années 1970. En juillet 1983, il esc dé- 
Alice mourut en 1935 à l'âge de 34 ans, lais- cédé d'un accident de ferme. Jeannctre a continué à 

sanc Eugène seul avec ses huit enfants âgés de trois gkrer I'entreprÏse familiale jusqu'en 1989. Elle l'a 
à douze ans. C'est avec l'aide de sa belle-famille vendue à Jean-Luc cette année-là. 
qu'Eugène put continuer à cultiver sa terre, tout 

AUJOURD'HU~ JEAN-LUC ET NANCY 
e i i  travaillant au chantier de Lévis ou dans des chari- 

tiers forestiers. La ferme qui, en 1373, s'est spécialisée dans la 
Eiigène vcndic la ferme à son plus jeune fils Jean- producrion de lait avec une quarantaine d'animaux, 

Claude en 1966 et il y demeura jusqu'à sa morr en conipce maintenant aucoux de quatre-vingc-&Y têtes. 

juin 1981. En juin 1993,Jean-Luc a épousé Naricy Roberge 

F m t l / e  d'E~igène u Alile, éie 1 93 O - En c4vanf : P ~ d r n e ,  A lict 
.m:erJt.un-Cla.v& r ~ l i -  sa ge~~o~tx.  C h a h -  E~tgène, Robert, Simme, 
Patil- Henri dam les bvas de son père Ejigène. Sont absentes de /a 
pho~o A une-Marie (née en 193 l j el Théyése (nie esn 1933). 

d e  Saint-Henri ,  fille de Lucien Roberge e t  de 
Réjeanne Roberge. 

N a n c y  travaille a u  Centre  de recherche de 
l'Hôtel-Dieu de Québec comme biochimiste. 

De I'uiiion de Jean-Luc et de Nancy esc né 
Gwillaitme en 1997 et  Urie seconde naissance csc pré- 
vut. pour l'a.utomne 2000. 

J u n n s f l e  et ses tvginrs n? 1993 : 
Lyne, Jean- Lf/l;]eannetre, M ichel,)obnnn~ er A / ~ I  B 



y u l i e n  esr nk le 5 décembre 1943 à Beaumont. 
11 est le fils d'Éli%$ Bourget et de Régina Deschénes. 

Cliiuderre est née le 20 novembre 1943 à Saint- 

Climent (Rivière-du-Loup). Elle est la fille de Louis 

Roy et de Thérèse Caron. 

Julien occupe divers emplois jusqu'à l'âge de 
33 ans, moment où i l  entreprend des érudes colle- 

giales ail Cégcp de Limoilou en rechnique de 
l'alimentation, Après avoir obtenu son diplôme, i l  
fait son entrée dans la fonction publique fédérale au 

ministère de 1'Agriciilrure comme inspecteur de pro- 
duits agricoles, posce qu'il occupe depuis près de 
28 ans. 

Claudette entreprend h l'iige de 16 ans des eru- 
des à 1'6cole normale de Sainte-Rosc-du-Dégelis. 

Après avoir obtenu son brevet d'enseigriemenr, elle 
enseigne cinq ans dans la région de RI\ ~iere- " 

du-Loup. Dksirant se rapprocher de la grande ville, 

elle s'installe ensiiice dans la région de Québec er fait 
son entrire dans la fonction publique québéco~se, oh 

elle exerce différences foncrions au minisrère des 

Affaires sociales. Après l'encrée du petit dernier à 

l'école primaire, Claudecte travaille pendant quelques 

années pour Les Assurances Diimonc à Pintendre. 

Julien et  Claudette se sonc connus le 29 avril 

1967 Québec et s'ipousent le 2 1 aoûc 197 1 i Saint- 
Clément. De leur union naissent trois garçons. 

Lc couple habite d'abord à Québec, puis à Mont- 
réal à cause de l'crnploi cle Julien, et finalement B 
Pintendre depuis 1974 : d'abord au 565, rang des 
Ruisscaux et, depuis le 71  décembre 1974, au  872, 
rue Lafonraine. 

Les trois fils ont dl; tnall-ieureusenienc quitter 

Pintendre pour occuper des emplois ailleurs. Simon 
(28 fkvrier 1974), l'aîné, est agent d'informations 
rourisciques pour la ville de Magog. Sibmiitn ( 2 4  db- 
cembre 1976) et Frédéric ( 1 5  juillet 1979) sonc 
inspecreurs de produits agricoles à Saint-H yacinrlîe 
pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments. 



71 y a plus de cinquante-cinq ans, i Cochrane, 
convolaient Myrtle, irne Irlandaise au tempéramenr 

boiiillant, et Jean-Paul, alors policier au CN en « mis- 
sion /> dans le Nord de l'Ontario. Seniîererre, Abitibi 

(1942- 19481, première écape du long retour vers 

Harlaka, berceau des neuf générations de Bourget 

qui les ont précédés : deux garçons, Jedn-Pze.ri.e, dC-- 

cédé en 1964, et Edwin: naquirent à cet endroit. 

L'immersion linguistique de Myrtle s'étant faite sans 

trop de heurcs, Isi dcuxièmc étape d u  rapatr~ement 
pouvait s'enclencher. La faniille s'établit à Bienville 

(1948- 1957) et s'agrandit de deux autres enfants, 

iine fille, rtlndtlciue, et un fils, C d .  Après un  coiitt 

séjour dans les assurances, Jean-Paul reprend l'uni- 

{orme, cette fois pour le coriipte de la Sîlreré d u  
Québec. La famille déminage bientSt aux fles-de-la- 

Madeleine (1357-1962)) pays de grands vents, de 
sable et de mer, où Jean-Paul implante un premier 
poste de police. Cinq ans s'écoulent er une autre Ftape 
du rapatriement s'amorce. Cetce fois c'esc la direction 

du posce de Gaspé que Jcari-Paul assume de 1962 à 

1966. Après qiielques années, la famille s'écahlit de  

noiiveau à Bienville (1966- 1985}, et c'est au cours 

de cette pi-riode qu'elle s'agrandit de sept pc-tits- 

fils e t  d'unc- petite-fille. Les Bourget entreprennent 

l'étape dPfinitive di] recour au fief hn-iilial en s'éta- 

blissant à Pisirendre en 1985. 

Aiijourd'hui, Madele~ne habite Pintendrc, est 
mariée i Francis Carrier e t  ils onr trois garçons, 

Dave ,  Samuel  ec Marh ieu .  Car1 liabite aussi  

Pinrendre. 11 est marié à liélène Gontliier, occupe 

un  posre de technicien pour la compagnie Bell & 

Hclwell, er cous deux avec leurs trois garçons, Pierre- 
b tienne, Louis-Laurent er 1-luberc, sonc vignerons 
à leiirs heures. Edwin habite Sainte-Foy, où i l  est 

professeur à l'université Laval. II esç marié à Paule 

Reny, et lc couple a deux enfancs, u n  garson, Frédé- 
ric, e t  une fille, \'+nie, qu i  a épousé A Québec, le 

1 5  aout 2998, lMarcin Gracineau. 



Cuul el Hi/;lie Ir 71 m î t  1976 : J e a n - P c ~ /  Bo/rr.grl. 
C k  l 801o:qt.t. Hélène Gonlhler t.~ A nclré- G y  Genrhtt.? 

U n e  balade à la campagne ... suivant la si- - - 
nuelise rivière Etchc-min ... Terre à vendre ! Ainsi 

corniiicnp u n e  belle avencure. Mariés depuis u n  an, 

nous acherons quelques arperits pour y éteri~!rc un 

g rand  jardln. C'est ilne première écapc. Nous 50n-1- 

mes j I'éte 1977 ... des con-iares. des fraises, du blé 

d'Inde ec des perites f2ves ! 

Hélène ei  Carl installeni leiirs ruches et coi~striii- 

sent un petit Iabaracoire à miel. Eri 1979, I.-iélène 

développe ilne grave allergie au venin d'abeille, ec Ic 

coiiple vend tout son n~acériel d'apiculteur. 

Un projet de consrruction peu banal se présente 

à eus : récupérer i i n e  vieille maison pièce sur 

pitce ,, de 1823, siruée à Sairic-Komiiald; la démoii- 

ter er la rebatir sur le cl~ernin des Iles à Pinrendre. 

C'esr parti ! Uu G mai 1950 au 23 juin 1984, crtre 

maison rependra forme et vie sous les tiiains habiles 

de Carl, de son père, Jean-Paul Bourger, établi à 
Pinrendre avcc son époiise Myrcle O'Malley depuis 

1983, et dc nombreux amis. On plante des arbres; 

des fleiirs aussi  ... 

Trois garçons grandissent et se cachent dans les 
foins : ~iPrw-É/ien,?r ( 19801, Lo/th-l~riisrrt ( 1983), cr 

Hr/ber? ( 1990). 

Un batiment important voir le joiir en 139 1 ,  

une grange qui abritera ciri  clapier, La Ferme du 
Lapintendre, jusqu'en 1997. 

Depuis l'été 1997, Hklène cc Carl implantent 
progressivement un vignoble et espèrent I'inaugiirer 

pour le centenaire de Pinrendre, à I'tté 2000. 

C'eît  un  rendez-voiis au  Vignol>lt IL. Nordet ! 

À votre siinté ! 

Hf l C i i r :  Gonclî~er,  a~iimacrice-respoiisable des 
Ratoris-Couleurs (Atelier préscolaire mrinicipal dc 

Pinrendre), depuis 1959. 

Ciirl Bourget, ttcl-inicien en électrodynamiclue 

chcz Bell R. i-Iawell. 



'ib/è à Beaumont en 1941, Patrice err le fils G~rllanrot, Mi/nnze, Nicokrs, Hermnce ( i 999) 

d'Élias Boiirget et de Régina Deschénes. Hermance, 
née à Saint-Bernard en 1946, est la fille d'Albert 

Nadeau er d'Nice Moore. Ils unissent leur  destinée C'esc en 1975 que la famillc arrive à Pincendre. 
le 2 juillet 1972, à %[-Bernard, un k3.u h a n c h e  Le couple la nord de le terre de ceor- 
après-midi p,.  gec Dion et y construit une porcherie-materniré. 

De certe union naquirent crois enfants : L'entreprise prend de l'ampleur avec les aimées. 

NIccilds (1976), étudiant à I'UniversitP Laval en ParaIlelenlent, Patrice devient échevin en 1989 et  il 

administrarion. siège sur de nombreux comités. De plus, il est admi- 
nistrateur à I'UPA pendant rreÏze années. Malheu- 

Grri/h/~rne (19801, étudiant à Sainte-Arine-de- 
reusetnenc, il décèdc en novembre 1996. 

la-Pocatière en écologie appliquée. 
Pour sa part, Hermance a enseigné de 1966 à 

AlIé/anie (1983), en secondaire 1V à la Polyva- 1997, d'abord à Pintendre, ensuite Sainte-Marie 
lente de Lévis. et enfin à Lévis. 

.i 
- - F  -. - Heureux de vivre i Pintendre et de - - 
. . '  . C 

4 ; collaborer à l'épanouissement de notrc mi- 
lieu, nous souhaitons à tous un heureux 

I '%% 

-- ., . centième anniversarre ! 
T> -*- ,r 

-- ,---P- --- - - - - -- - 
- +rr . 1 -  

I 



1, 26 juin 1918, Réal esr le fils de Noel 

Boutin et  Bernaderce Pomerleau de Saint-lsidore. 

Jocelyne, née je 10 déceiiibre 1950, est la fille de 
Gérard Pellcrin et Cécile Lord de Saint-Anselme. 

Réal e t  Jocelyne demeurent a Pintendre depuis 

mai 1978. De leur mariage, célébré à Sa~nt-Anselme 

le 9 octobre 197 1, sont nés trois enfanrs. 

rWIdnie est née le 14 mars 1973. Elle est info- 
gra~hiçce .  

Pacok e s t  née le 28 février 1975. Elie travaille 

chez Hostess Frito-Lay ct deriieure à Pinrendre avec 

son conjoirit Serge Roberge, dont elle a eu  deux 
cnfancs. Un prernier fils, Jesse, vint ail monde le 

9 jiiillec 1996; deux ans plus card, le 15 juin 199S, 
naissait le second, Jonatl ian.  

Dorninlr est né le 2 aoûr 1980. 11 esr encore a u x  

études, en rnécanÏque industrÏelle. 

Ferblantier de métier, Réal est affaires depuis 
1983. Il a mis sur pic-d Venrilation Pinrendre iiic., 

entreprise désormais située dans le parc industriel, 
sptcialisée dans le domaine du chauffage ec de l a  

ventilacion, autant  commerciale et indiiscriellt que 

résideririelle. En 1995, Réal fonde le groupe PME 
Kennedy en collaboration avec cinq aucres actionnaires. 

Nous profitons de l'occasion pour rendre horii- 

mage aux courageux pionniers qui ont su faire de 
Pintendre iin endroit où il fait bon vivre. 

C'est avec fiercé que nous tiabitons cecre paroisse ! 
Nous souhaitons beaucoup de bonheur à toute la 

communauté  de Pintendre et u n  souvenir inou- 

bliable à ceux er celles q~t i  ont rravaillé i ce centenaire. 



Léopold et -4 lben~ne.  
en 1943, Iorj At 

/ ~ I ~ Y J  fiéquen~aizoes 
2 Sdinf- Damren 

L é o p o l d  Brochu esr né à Noire-Darne- 
AcLuiljatrice-de-Buckla nd, comté de 13ellechasse, le  
22 avril 1912, de Delphis Broçhu, cultivateur, et de 
hlérilda Fournier. C'est le dixième enfant d'une 

farnjllc de douze. 

L~OPOLD RACONTE 

Après iin stage de deiix ans à l'École d'agricul- 
cure de Saint-Ferdinand, ;'ai travaillé sur la ferme 
familiale avec mon père jusqu'a l'âge de 23 ans, date 
i laquelle 11 famille (( &migra * à Sainc-Damien, pa- 
roisse voisine. Nous avons vécu à Saint-Damien 
pe ridant 17 ans. C'est là que j'ai connu mon épouse, 
Al'..iclrtine Boissonneaiilt, flle de Donat Boissonneaiilt 
et d'Émilja Baillargeon, à qui j'ni uni ma destinée Ie 
39 septernbrc 1945. Après avoir mis au monde six 
enfants, ne rrouvant pas la terre assez gi-néreusc pour 
nourrir roiires ces petices boucl-ies, je commençai à 
regarder et i visiter les terres i vendre dans les envi- 
roris. J'ai rrouvé i Saint-Louis-de-Pintendre, dans le 
rarig Plaisance, une ferme avec iin revenu plus 
avtintageux, Cette terre me permit d'élever convc- 

nablemenr ma famille qui s'augmenra d'une fille e t  
d'u.n garçon après norre arrivée. 

NOS ENFANTS 

La famille a comrncncé avec un couple de jumeaux : 
u n e  fille, riommée / \ i a . i ~ M - F ~ ~ ~ ~ n r e ,  et  u n  garSon, 
décédé à la naissance. Marie-France est devenue cais- 
sière. En 1972, elle s'est mariée à Pintenclre avec 



Michel Leclerc, ec nous a donné une petite-fille, Ge- 
rieviève. 

Les deux enfants suivants furent à nouveau des 
jumeaux. Cectc fois i l  s'agit de deux garçons, jeun- 
Lmrs, devenu policier dans la Gendarmerie royale, 
resté célibataire, er jeaïr-Serge, contracceur. Cc der- 
nier pa r t age  main tenant  sn v ie  avec Pauler te  
Pedneaulr. 

Puis naquit Danielle qui est aujourd'hui chef 
d'administration de programnle au CLSC de Val- 
Bélair. Elle est in3riée à Yvon Couture. Le couple v i t  

à Saint-Ron-iuald avec ses trois enfants : Jean-  
Frant;ois, Isabelle et Véronique. 

Vïnc cnsuire Rcchcnd, immédiatenient suivi de 
Joni'jrr. C'esr à hchard et à Jocelyn que la ferme 
familiale a écé vendue. Mals Jocelyn a laissé sa parc à 
Ricl~ard qiii a gard6 la ferme seul pendant 20  ans, 

jusqu'à ce que la maladie l'oblige A vendre à son cour. 
Quant à Jocelyn, i l  esc devenu tireur de joints. Avec 

sa ccin)oiiite, Gilbertc Ctiarrrand, il a eu crois cnfaiirs 
qui SC nomment Lee, Eminanuelle et Patrick. La fa- 
mille vit à Sr. Catharines, en Oncario. 

Er  piiis voici les deux petits derniers venus au 
monde a Pincendre : ce fut Ginette qui est aujour- 
d'hiii coinpcahle er qiii vit seule h Québec; er puis 
Murio, décédé à 2s ans en 199 1 

U N  TEKKIBLB INCENDIE ET LA GÉNÉROSITÉ DE 

L'ENTOURAGE 

[1  y il 30 ans dejà, en novembre 1969, la veille 
de la (< Catherine >., la maison que rious liabitions 
eir passée ait feu ), et a été entièrement dérriiirc. 
L'UCC.: (1Jnion catholicluc des cultivateurs) a orga- 
nisé une corvée pour reconstruire cn cinq semaines 
une maison qui coinprend cinq chambres S couctier, 

Ce ylu reste de Id marson nprè~ IF fin, en neiremlire 1969 

deux salles de bain, u n  solis-sol fini, le tout pour In 
modique son-ime de 14 000 $. C'est Gilles Couture 
qui a dirigé l'opération et c'est grâce à sa génkrosité 
et à son habilccé, ainsi qu'à celles des enfants et des 
voisins, que nous avons pli retrouver u n  roit. Et  en 
attendant que la nouvelle maison soit prèce, mon- 
sieur Roméo Tanguay nolis a gracieusement permis 
d'habiter la grande maison voisine. 

LEopoi.~ ET ALBERTINE, 1 x 5  GENS ACTIFS 

Ltopold, maincenant retraité depuis 22 ans, est 
un  homme impliqué dans son milieu. II a irté directeur 

de la Coopérative agricole, marguillier de la paroisse, 
directeur de la Caisse populaire, présidenr du Club de 
I'ige d'or ec president de l'Office municipal d'habi- 
tation oii il habite depilis n-iairitenant 19 ans. 

Quant  à Albeiririe, elle n k t t  iiiernbre de la di- 
rection d u  Cercle de Fermières et  secrétaire au HLM. 
Elle s'occupe encore aujourd'hui de la sacristie du 
HLM. 



F- par l'avent~ire, par la fièvre de l'or aii Yukon. Ainsi, 
à 1:i fin de l'été 1897, accompagné de plusieurs aiitres 
c;coyens d e  Saint-Henri, i l  prendra le rrain en  di- 

Uebhrne et Joseph sn 1894 fors de leur. mariage 

~ o s e p l i - 0 n 6 s i r n e  Brouard est né à Saint- 
Henri-de-Lauzon le 20 janvier 1869, fils aîné 
d'Oiitsirne Brouard et dJAdèle Brochu, et petit-fils 
de Nicolas- martien Brouard, l'ancetre de la dynas- 
tie des Brouard, arrivé au Canada en 1816, et de 
Sophie Lidçr. Onésime exploitant une rerre, Josepb 
fut rapideme~lt initié aux travaus de la ferme. 11 ira 
à l'école de la concession jusqu'en quarrièine année, 
assez pour savoir lire et  écrire. Joseph secondera 
son père sur la Eertne jusclu'à I'âge de 25 ans. C'est à 
cet ige qu'il fera la connaissance d e  Delpliine Roy de 
Saint-Cliarles. Rapidement, il sera conquis par sa 
grande beauté et son charme. Le mariage aura lieu 
h Sainr-Charles le 23 octobre 1894. Delphine, née 
de l'union de Damase Roy et  de Célina Nadeau, le 
10 mai 1877, rayoiinait de toiis ses dix-sept ans. 

Quelques jours avant la noce, le 13 octobre 
1894, Joseph avait acquis de son père iine terre avec 

bâtisse dans la concession Saint-Félix. Le couple 
s'érablit donc sur cetce terre. Deux enfanrs arrive- 
ront rapidement, Émile (1896) et  Laura (1897). Bien 
que la rerre fût génireuse, Joseph se laissera tenter 

reccion de  l'Ouest canadien. Son séjour au Yukon, 
ardu et éprouvant, durera iiioins de deux ans, l'or 
n';tant pas si facilement accessible, la chance ne lui 
souriant point et l'ennui des siens l'incitant à reve- 
nir dans son coin de pays. 

Joseph e t  Delphine reprirent les activités nor- 
males sur  la ferme. Treize nouveIleç naissances 
s'ajoureronr aux  deux précédentes. De toute ce t te  

marmaille, onze enfants parviendront à I'âge adulte. 
La famille Brouard déménage à Pintendre en 

avril 19 17. Depuis octobre 1916, Joseph Brouard 
avait fait I'acquisirion d'une magnifique rerre avec 
bârisses apparrenanc à Télesphore Thiviergc. Émile 
et t-Iilda demeureront toutefois à Saint-Henri pour 
s'o<:ciiper de la ferme paternelle. Joseph et  Del ptiine 
s'établ~ront définirivement à Pinrendre et,  prenant 
racine dans leur nouveaii milieu, y demeureront jus- 
qu'à leur décès. 

Dès le 1 1 septembre 19 17, Lu;rlra, âgée de 
20 atis, épousera, a Saint-huis-de-Pinrendre, Napo- 
leoti Couture, igé dc  25 ans, fils d'Honoré Couture 
et  de Valéria Tliivierge, culci~ateur  de Pintendre. 
Cc sera le premier mariage Brouard à Pintendre. Le 
couple s'installera sur le bien paternel: [Couture] si- 
t ué  a l a  l imite  sud  d e  la  propriéte  de Joseph 
[Brouardl. Huit cnfarits sont issus de ce mariage. 
Napoléon dicédera le 5 mai 1931, à l'aube de ses 
39 ans, er Ldura s'kteindra Ic 3 1 mars 196 1. 

Trois ans après le mariage de Laura, le 6 juillet 
1320, E~/gtuiz.  âgée de 19 ans, corivolera en jusces no- 
ces avec Xavier Colicurc, iigé de 22 ans, fils de Joseph 
Couture et d'hurélie Carrier de Pincendre. Les nou- 
veaux mariés habjteronc sur  le bien parernel de 
Josep1.i Courure. Le couple donnera naissance à qua- 
torze enfants dont douze à Pinrendre et deux cn 
Abitibi. Eugénie, âgée de 78 ans, décédera à Amos 
le 18 juillet 1979 et Xavier, Ic 28 mai 1982, à 8> ans. 

A son tour, Hi/& épousera Alphonse Poulioc 
à Sainr-Henri Ie 5 ocrobre 1320. 11 était le fils de  
Fraiiçors-Xavier Poulioc et  dc Sara Baillargeon du 
vil1;ige de  la Grillade. Hilda, née le 1 7 août 1900, 


