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I l s  sont venus de tous les Iiorizons 

En chantant I'esperaiice à l'unisson 

Bârir le long de la rivière 

Le beau village de Saint-Lambert 

Au temps des semis, au  temps des moissons. 

1 ls vécurent dans leurs nouvelles maisons 

Les soirs d'été et les hivers trop longs 

Répétant autour de la table 

Toutes ces traditions formidables 

Qui font toujours pariie de nos c.hansons. 

Refi.ain 

Er si on se donnait la main 
Pour marcher ensemble vers demain. 

Poui.suivons le rêve qu'a réalisé 

Chacun de nos vaillants pionniers. 

À fleur de ciel appamt un clocher 

Depuis les 1 50 dernières années ; 

Pour chaque famille i l  a tinté 

Un doux retour sur le passé 

D'où jaillissent les cliants de la fierté. 

Au rv-vrhine des chamos et de la forêt. , 

Lentement le village se dressait 

Tel un chêne qui, dans sa jeunesse, 

Au firmament fait la promesse, 

Un jour, d'atteindre les plus hauts sommets. 

C'est par le flot tranquille des années 

Que braves gens d'ici ont traversé 

Des jours de paix. d'autres de guerre, 

Des heiires de joie ou de inisere 

Aujoiird'hui la jeunesse longe le pont 

Ébaliie de voir l'île à l'horizon. 

Racontons-leur les doux moments, 

Qu'eiisemble nous voulions channants, 

L'histoire de toutes nos belles traditions. 

Hominage a nos ancêtres et nos aînés 

Qui au coiirs de ces 1 50 années 

Nous ont donné en héritage 

De grandes leçons de courage 

Et la confiance en la prospente. 

Tous les amis, visiteurs et parents, 

Dans notre belle paroisse fètent gaiement. 

Et nous garderons souvenance 

De toutes ces belles réjouissances 

Q u i  orit marqué le cou1.s de notre temps. 

Paroles et rnusiqiie : Danielle Noël et Micliel Noël 

Harmonisation : Sylvie Leniay et Yvan Leblanc 

Avec foi, espoir, pleins de volonté. 
DlinieIIe el ibiichel IV&;/. 









Les principales caractéristiques de la municipalité- y figurent soit : 

L'arbre qui reprisente la natrirc dont nous bénhficions et aussi un rassemhle- 
ment de citoyens qui, une fois tous réunis, forment un noyau fort, beau et 
énergique. 

- L'aspect géographique y est aussi représenté : la rivière et-ses deux rives, sur 
lesquelles la rnunicipal.ité s'est établie. 

- Finalement, le soleil qui apporte à cette dernière et à ses citoyens l'énergie 
nécessaire pour rkaliser Icurs projets. 
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g c  suis heureux d'adresser mes cordiales 

salutations a tous ceux et celles qui célèbrent le 
1 50' anniversaire de Saint-Lambert-de-Lam. 

Pendant 150 ans, les résidants de Saint-Lambert- 

a de-Lauzon ont partagé leurs rêves et leurs espoirs, 
bâtissant une vie meilleure pour leurs enfants et les 
générations futures. Les R t e s  soulignant cet 
anniversake vous offrent une merveilleuse occasion 
de vous rappeler les grands moments qui ont marqué 
l'histoire de voue communauté. Noue passé porte en 
lui  les promesses de notre avenir, et il est important 
que nous rendions hommage à iios ancètres en 
honorant leur mémoire et en chérissant les traditions 
qui composent notre patrimoine. 

Je vous félicite et offie à tous et à toutes mes 
meilleurs veux pour l'avenir, 

Jcan Chréiicn 
P~criiicr ministre du Canada 
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31 me fair plaisir de souligner le 15F anniver- 
saire de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon. 

Je désire particulièrement saluer sa population. Le 
Québec moderne s'est bâti à partir des forces de ses 
régions, de ses villes, de ses villages et des gens qui 
les habitent. À lravers leur histoire, leur économie, 
leurs réussites, les régions constituent les fondements 
du Québec que l'on connaît et contribuent a son 
épanouissement. 

Je vous offre donc mes sincères fklicitations et 
vous souhaite d'excellentes célébrations a l'occasion 
de cet anniversaire. 

Jean Charest 

Premier ministre du Québec 



- . , 
oiit accompagné l'engagement de chacune et de 
chacun. 
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Saluons, depuis le début, toutes ces personnes, 
pasteurs et bénévoles qui, de leurs talents et de leur 
générosité, ont inarqué l'histoire de Saint-Lambert ct 
imprimé le dynamisme que nous lui co~uiaissons 
aujourd'hui. 

votre belle paroisse de Sairit-Lambert. 

l'ajoute ma voix personnelle A toutes celles qui 
rappellent combien l'esprit d'enti-aide et de solidarité 

Que le Seigneur accompagne votre route et qu'il 
vous bénisse. A vous toutes, à vous tous, fraternelles 
salutations. 

cornmunautaire auront marqué ces années écoulées. 
I 
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i Un bénévolat diversifié a porte des projets 
novateurs et adaptés aux besoins d u  milieu. Une 
fraternité élargie et un vif sentiment d'aooartenance 

Marc Oueller 
Arclievêque de Québec 
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c ' e s t  avec fierté que j'offre mes salutations à 
toutes les personnes de ma paroisse iiatale pour leur 
attachement à ce coin de terre qui les a vus iiaitre et a u  

autres pour  qui cette paroisse est devenue terre 
d'adoption. 

Remonter dans le teings peut nous donner le 
frisson quand nous pensons à tous ces pionniers qui 
ont tnine si dureinent pour bitirune paroisse ou il  fait 
bon vivre. C'cst avec les moyens du bord qu'ils ont 
construit et développé ce qui était cher a leurs yeux. 

Pour survivre, il y a 150 ans, i l  fallait du caur  au 
ventre, et nos ancêrres ont légué à leur postérité le 
sens d u  travail, de I'lionnêteié, de la générosité et de 
la joie de vivre. 

Nous avons les mains pleines de i-ichesses ct de 
possibilités pour réaliser et continuer le travail déjà 
accornoli. 

Bienvenue aux anciens qui se souviennent de nous 
et à d'autres qui ont entendu parler de leurs origines 
et qui veulent fèter avec nous. Plusieurs ont émigré 
dalis différentes provinces du Canada et aux Etais- 
L J I  is : ils vieiidront visiter une terre ancestrale et 
reiicontrer des cousins dont I'ascendance était la 
nlCme. 

Merci au contité organisateur qu i  m'a toujours 
secondé et aux autres comités qui ont fait si géné- 
reusement leur boulot. 

Une paroisse vit et se développe par le soutien 
constant de chacun de ses membres et surtout par le 
bénévolat qui fait avantageusement notre marque de 
commerce. 

Vous avez travaillé : je vous en remercie. Vous 
êtes venus nous visiter : vous êtes toiGours les 
bieriveniis. Vous avez fêté et renoué des amitiés : 
nous nous en réjouissons. Vous repartez avec le désir 
de revenir nous visiter : les portes vous sont ouvertes. 

Merci, mille mercis a nies collaborateurs et a t o i ~  

ceux et celles qui ont posé le pied sur ce coin de terre 
que nous chérissons : la belle paroisse de Saint-Lambert- 
de-Lauzon ! 

André Coulure, président 
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$ennetter-moi, à titre de dkpuié fédéral de 

~otbinière-L'Érable, d'offfir ines sincères hommages 
a toute la population de Saint-Lambert-de-Lauzon, a 
l'occasion des célébrations du 15@ anniversaire de 
foiidation de la paroisse. 

Je profite de l'occasion pour souligner l 'arrivée 
- I des premiers pionniers qui sont venus s'établùà Saint- 

Lambert et qui, par leur travail, leur persévérance ainsi 
que par l'amour de la terre et de la famille, ont 
contribué au développement socio-économique de la 
paroisse et de notre région. 

Je tiens également à souhaiter, à toute la 
population de Saint-Lambert-de-Lauzon, de mer- 
v e i l l e ~ ~  moments de re~oiivailles entxe parents et amis, 
de joyeuses festivités ainsi que mes meilleurs v a u x  
de bonheur et de postérité. 

Odina Desrocliers 
Deputé FkdCral de ~oibiniere-~'Erable 



- -- ii5,<-L -+- . -- - G e n s  de Saint-Lambert, il me fair plaisir de me -- .. - 
joindre à vous afin de commémorer le 150' anni- 
versaire de votre municipalité toujours florissante. 
Vorrc dynan~isme et votx courtoisie font en sorte qu'il 
fait bon vivre à Saint-Lambert. L'année de festivités 
qui s'est amorcée démontrera encore une fois votre ,' 

sens de l'organisation et votre esprit a la fête. 
É\- idemment nous ne pouvons passer sous silence le 
dur labeur de nos ancêtres a qui j'aimerais rendre 
hommage. car ils ont parfois payé de leur propre vie 
afin de nous offrir u n  endroit de prédilection pour 
élever une famille en 2003. Comme vous le savez, 
Saint-Lambed ct sa position géographique avanta- 
geuse laissent entrevoir l'avenir économique avec 
optimisme. Je vous souhaitc de continuer B vous 
épanouir ainsi et ce: polir toutes les générations à 
venir. En 150 ans, plusieiirs choses ont éié réalisées 
et i l  nous reste encore a faire. Sachez que je colla- 
borerai avec vous en tout temps, car j e  suis là pour 
\'OuS. 

À tous, uiie magnifique période de réjouissances. 

Janvier Grondin 

Député dc Beauçe-Nord a I'Asçenîblée nationale 



, ==--, -p.- a u x  actuels paroissiens, aux anciens ainsi 
qu'aux visiteurs.. . bienvenue chez nous en ce 

k \ ,  . . bx  15P annivemire de la fondation de notre muiiicipalit6. 
Y 

-,*4 , <. 
* - 1 

wr- 
Célébrer, c'est s'arrêter pour prendre conscience 

; ' .  
i ',.-.' des personnes, des institutions et des événements qui 
1 - I X  . + k ---j -., ont façonné le visage d'une famille ou d'iiiie paroisse. 

l ?  !P-~m% Célébrer, c'est faire revivre le temps passé, la 
petite histoire, pour s'imprégner des realisatioiis qui 

1 -  ---- -. 1 i. . -  ont marqué le développement d'une paroisse pour le 
I *S. 

1 
mieux-être de ses citoyens. ;b, - I , L%\ Célébrer, c'est analyser les constantes que la 
paroisse a conservées pour en donner ses caracté- - 
ristiques propres. 

Avec I'évolution, nos paroisses ont change de 
v i s  ge. Les clieinins s'étant améliorés, plusieurs ont 

-,- - - - choisi d'habiter paisiblemetit c.hez nous tout en - 

continuant de travailler a la ville de Québec ou dans 
les alentours. 

Dans les vingt-cinq prochaines années, quel 
nouveau visage se donnera la paroisse avec les 
constructions qui s'élèvent et les industries qui 
siirgissent ? 

Ce qui importe est  l'harmonie entre les 
personnes, quels que soient les événements nouveaux 
qui se pointent pour un fuiiir développement 
démographique ou indushiel. 

Compter sur la Providence, c'est vouloir qiie 
s'ajustent les personlies pour qu' i l  y ait harmonie daris 
la participation, espéralice dans  les réalisations et 
charité dans les relations afin que las nou\~elles 
générations s'appuient sur des valeurs humaines et 
chre t iennes léguées par leurs devaiiciers. 

Martin Si-Aniant. pire 



T a  reconnaissance est à la base du message 
que je veux livrer à tous nos coiic~toyens et conci- 
toyennes de Saiiit-Lambert-de-Lauzon. l 

Merci aux hommes et aux femmes qui ont quitté 
l 

leur paroisse d'origine pour venir défricher des lots, 
construire de modestes maisons, ensemencer des 
cliamps et faire en sorte que naisse Saint-Lambert- 
de-lauzon. Sans eux, nous ne serions pas là ! 

Merci a tous ceux et celles qui leur ont succédé,, 
que ce soit a titre de curé, de marguillier, de maire, de 
conseiller, de responsable d'organismes ou d'associa- 
tions. Sans eux, 17evolution de notre municipalité et 

dc riotre paroisse n'aurait pas connu un si grand essor ! 

Merci A tous nos commerçants, industriels, ma- 
nufacturiers qui depuis 150 ans ont cm et croient 
encore à notre capacité de les soutenir. Avec eux, 
nous grandissoiis ! 

Merci tout particulièrement à l 'équipe di] 
150' anniversaire, sous la direction d'André Couhire, 
~ l t i i  tic compte pas les efforts pour que nous puissions 
honorer nos prédécesseurs et Ete,r notre siècle et 
demi. Sans eux, il n'y aurait pas de fête ! 

Merci à tous les citoyens et citoyennes de Saitit- 
Lambert-de-Lauzon qui prendront le temps de Fêter 
et de se rkjoiiir de notre grande loi~géviié. A tous nos 
visiteurs, merci également d'être avec nous  car une 
V I  .lie Rte se célèbre avec i los amis. Sans vous, cela 

ne serait pas pareil, voire impossible ! 

Le conseil municipal ainsi que la permanence se 
joignent à moi pour offrir a chacun nos meilleurs vœ~uc 
de paix, de bonheur et de réjouissance tout au cours 
de cette année, mais surtout pour la période des 
festivités de notre 150' anniversaire. 

Jacqucs Pellelier. maire 
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1" rangée : Al-~rie Qiiiiiun, Ai~dre  Coururc, Fi-ariçoise Lai !c i . i~ ie~~e  et Ginerre Foil/ainc ; 
3C i.ni?gée . Cloude Larochel/e, Rio1 Bilodt.ulr, René Coul~cre. 

Miclwl Bioiiiîe. Eric Girillernelre. Cloiide Cni.i,iei e! Gei levië i~c~ Clichc. 



%-esponsable des photographies et recherchiste : Jacques Plante. 

Recherchiste et textes : Albertine Plante, Françoise Roy, Fertiand Plante, 
Isabelle Mainguy, Françoise Laverrière, Nicole Cliche, Thérèse Morin, 
Janerte Bédard, Martin SI-Amant,  Jean-Yves Lemieux, Maude- 
Emmanuelle Lambert. 

Traitement de texte : Jeanne-Mance Cormier, Yvette Bergeron et Sylvianne 
Boilard. 

Corrections : Nicole Lambert, Jeannette Morin, Thérèse Morin. 

Vérifications et appels pour les pages familles : Yvette Bergeron, Nicole 
Cliche, Jeanne-Mance Cormier, Fran~oise Laverrière, Claudette Mai~iguy, 
Françoise Roy, Alberiine Plante, Éditli Poirk, Suzanne Rhéaume. 

X e  comifé du livre rieiit ù remercier dejbgoir tout d 
fait spéciale Jncqtres Plairte. pho!oguayhe, pou)- le ti-n- 

vuil csccoinpii si genérezwemeirr. lljù! de tous les jours 
et de foute heui-e pour tro~rve?- les photos afin cdfagt.é- 
tnenle~. les textes qui JIUUS ont éfé Journis. Qiiel 
i~nnzeiae ~ravnil  pour déi?icJ?ei. lm phof OS el les n i ~ n é -  
risei- ! Mille mercis ! 

Edi fh Poiré, présideil te 
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if' rar igé~  , Allio.tiric. Bilodeoai, Tlieré.re L. !Mui.i~i. kdirh Poii,é. pi.r;sidt.r.i~e, 
klrirrit! St-A rnntit. vice-présideil[, el Fi.unçoise Laveri.iere, dlri/~;giicie dic c v ~ n i ~ ~ é  des /;te.\ , 
7" i,ailgée : Sii«>?iie !Lluriii. Jcanii~-h!oi?cc COmie i :  ir.spoi7soble de.$ pnges fo~~iilles, 

Clciitcle,~e Mriiiigiy Laiidil/, J I I C ~ U C S  P/nir~c, scc.t.étaii.e-fi.é~c,i.iei: 
Frclncoi .~~~ Roy, Jeclti- Yk.r  Let~iieux. .4Jicole Clic,l?e. Isabellc~ .+Ioii:grg. el L~ic,illc Platiir. 
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Ir' r.a,igke : Jean-Yves Leniieu. Giylaitre Coutlo-e, Clarrnrnle C o u ~ u ~  el Robert Porenr ; 
2'. rang& . Kq!rinld Pelchnr. Clutde Blnnry. Élisrrbetli Ravies, Claude Lnrochelle, 

Réal Bilodenii. Jcuri-Gi~i; Moriii et Rollorid Plriri re. Absei~r ,  Roberz Picnid 
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1" tio~igée : Ciiletle F'ontnins EI  LIICIIIC Roilleo~~. con~ i tk  des eos~rtt~ies : 
2' ixngée : Fernni~d Bissoii. !l.fl~ rie-HéIéi7e d l h e r ~ ,  R P I I ~  COII I I~TP, 
Anne Lcrcasse P I  Jean- Eiiiie.~ Roirleuii. conziié des i~eirouvailles. 



X e  centenaire de la paroisse fut  célébré en 1954. 
Nous ne pouvons pas connaître toutes les raisons 
piiisque les principaux acteurs vivants des fbtes du 
centenaire se comptent sur le bout des doigts : 
messieurs Jean-Yves Lemieux et Femand Lavertue. 

Il y a un sentiment commun disant « qu'il faut 
fëter quand on est prêt et qu'on a des raisons de fëter P .  

L'érection canonique de la paroisse religieuse fut 
accordée le 30 mai 185 1 .  Toutefois le premier curé 
résident, l'abbé Ovide Bnitiet, est arrivé chez rious en 

- 

L 'arche du cen,ciluire. 

1854 et l'élection du premier corps des marguilliers 
eut lieu le 10 décembre 1854. Une autre bonne raison 
de Erer, en 1954, était les vingt-cinq ans de l'abbé 
Cha.rles A. Labrecque comme curé à Saint-Lamba-t. 
C'est en 1904 que commencérent les travaux de 
constniction de la nouvelle église (donc 50 ans en 1954). 

Le comi té  des fètes aurait pu continuer de 
celibrer le 150' en 2004 en maintenant l'erreur des 
dates. 

Pour remédier à tout cela, nous nous sommes 
appuyés sur du  solide : l'érection civile de la 
mui~icipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon le 1 1 mai 
1853. 

L 'édifice niut~icipnl 



Sz~ivre le Ressuscité, 

Ce J ~ S L I S  bien-aimé, 

Q~i i  nous a invités 

À le mnnlfester 
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J c z i h d u  n a & w v  là des gens plus instruits et de plusieurs métiers. Pour 
' 

s'a'itirer les bonnes faveurs des monastères, le roi 
agrandissait généreusement leur domaine. 

.$bus aimerions avoir beaucoup plus de reo- C'est une des raisons qui amena Lambert à être 
seignements sur saint Lambert pour pouvoir mieux le connu dans les 
prier. 

À la fondation de la paroisse, aucun saint en terre Comment ce  moine devint-il évêquc de Lyon ? 

canadienne ou québécoise n'avait été canonise. 
Comme titulaire de la paroisse, il fallait en emprunter 
un de l'extérieiir. L'évêque essayait de donner aux 
paroisses un pahon connu, ou q u i  ait a tout le moins 
une certaine affinité avec notre culture. C'est donc 
un saint fiançais que notre saint Lambert ! 

On ne sait rien de sa prenuèrejeunesse. Toiitefois, 
i l  exerce certaines ïonctions a la cour de Clotaire 111, 
roi de Neustrie, aujourd'hui en Lorraine, dalis l'est de 
la France. 

De sa formation spirituelle, on ne sait rien non 
plus sinon que Wandnlle, le premier abbé de l'Abbaye 
de Fontenelle, en France, l'aimait spécialement pour 
la pureté de sa vie religieuse, c'est-&dire le détache- 
ment scrupuleux des choses de ce monde dont il faisait 
preuve. C'était chez lui « vertu ,> et non « incapa- 
cité », comme devaient le prouver les remarquables 
qualités administratives qu'il démontra toute sa vie. 

L'évêque de Lyon, Genès, venait de ddceder le 
1" novembre 678. Sa succession dans cette flande 
ville était difficile. Pendant les guerres civiles, les 
<< volte-face >> avaient été si nombreuses, ainsi que les 
injures, qu'il n'y avait personne qui inspirait con.fiance. 
Le maire du Palais, Ebroin, s'avisa que ce moine mo- 
deste et prudent, avec de grandes terres, avait des 
chances d'être accepté par les ombrageux Lyonnais. 
Le choix de la cour fut unanimenient ratifié par la po- 
pulation. 

Dans une situation aussi difficile que la sienne, la 
seule solution était pour lui de donner l'exemple des 
vertus chrétiennes trop oubliées dans ces affreuses 
guen-es civiles, de « sauvegarder la paix et l'ordre » ; sa 
conduite reflétait son tempérament. Lambert était un 
homme sûr, sans qualirés saillailtes. Peut-&epourrait- 
on lui appliquer le mot célèbre créé par un grand 
homme, « qu'il possédait toutes les vertus mais n'avait 

Le fondateur de l'abbaye disait souvent : « Nous le brillant d'aucune ». 
ne devons pas n o i ~  demander combien d'années nous Lambert était un administrateur de premier ordre 
avons passées au monastère, mais si nous y avons qui, dans touteç l a  ciconsiances où il avait eu à paraThe, 
vécu dans l'innocence. » avait toujours admirablement réussi par ses qualités 

Sur son lit de mort, on demanda à l'abbé de dési- d'audace réfléchie et de méthode. 
gner son successeur. I I  repondi t : << II y a ici deux Après une dizaine d'années de services loyaux et 
d'entre vous qui, après mon départ, me ~~cc&ron t .  )) de bons exemples, il fut rappelé au Seigneur le 14 avr i l  
Lambert et Ansbert faisaierit partie des religieux les - . W.----~---- , - -- 

plus influents. L'élection choisit Lambert pour suc- 
céder a Wandrille. 

Par la suite, chose étonnante, Ansbert succéda 
comme abbé à Lambert. Il  fut même consacré évê- 
que de Rouen en 684 par l'évèque Lam bcrt. 

Notre patron est le deuxième abbé de cette ab- 
baye fondée le le[ mars 649 par Wandril le. Lambert 
la dirigea de 668 à 680. 

On sait que les rois étaient des inonarques et qu'ils 
avaient la main haute sur tout leur royaume. Les ab- 
bayes ne leur étaient pas indifférentes car se trouvaient 



' 688. Sa toinbe, placée probablement à Saint-Nizier, les ordres religieux sont supprimés et les moines VI- 

avec celle de son prédécesseur Genès, est demeurée vent dans la clandestinité. En 179 1, le monastère est 
inconnue, symbole expressifde sa modestie et de son arraché des mains des moines et vendu comme bien 
humilité. nalional. De 1792 (Révolution Française) à 1832, tous 

les batiments sont transfomes en manufactures. 

En 1863, le marquis de Stocpoole acquiert le rno- 
Sourccs : Dom Jean Laporte. moine dc Saint-Wandrille : Baudot ci nastere et les ntines de l'église. En 1894, ]a vie 

Chaussin O.S.B.. Vie des saints et bicnlir.urcux. Paris. 
~ c i o u z c y .  1946 : CatIioIicisme. tiicr. ~4uiourd't iui. monastique reprend après ~ r n  silence de 1 O4 ans. 
Demain.  Paris, Ltiouzey. 1966 : <( Dix mille snit~ts 3, 
dictionnaire hagiographique par Ics Benédictins de 

De 1901 a 193 1, les moines de Saint-Wandrille 

Rarns~aic .  1991 ) : littp:.:';cotlicdrale-IYO~ ccf fr:g.litm prennent le chemin de l'exil pour la Belgique. 

v o i c i  quelques fai& marquants de cette abbaye 
qui a connu la tranquillité d'un moriastére, les atroci- 
tés de la Révolution hnçaise, le retour au calme, l'exil 
et le rapahement. Une instihition qui a 1354 ans 
d'existence téinoigne elle-même de sa vitalité et de 
son courage. 

Cette abbaye fut fondée le 1" mars 649 par 
MTandrille, qui entra, comme Lambert, dans le catalo- 
gue des saints. Un « abbé » est le supérieur d'un 
rnonaçtère. 

Le deuxième abbé fiit notre saint Lamberî, dont 
nous célébrons la fête le 14 avril. 

Chose étonnante et admirable : des moines s'éta- 

blissent en 19 12 au Québec, a Saint-Benoît-du-Lac. 
Ce moiiastère deviendra autonome en 1935. 

Arrivés, terrassés, enfuis, revenus, exilés, et de 
noiiveau revenus, ces moines font revivre courageu- 
seinent ce monastère en 193 1 par le retour des moines 
a Saint-Wandnlle. 

En 1944, pendant la guerre; i l  y a bombardement 
du monastère. 

De 1948 B 1957, les iravaux de reconstniction sont 
en pleine effenlescence. 

Comine il en fallut de la ténacité de 649 à 2003 : 
1354 ans pour main tenir ce rnonas tire ! 

N'est-ce pas que nous sommes fiers de  savoir 
que c'est de ce monastère, ou vécut notre saint patron, 
q ~ i s  vinrent s'établir des bénédictins A Saint- 
Benoît-du-Lac ? 

Ce monastkre connut bien des dérangements. En 1996, dom Pien-e Massein est le 8@ siicces- 
En 1 790, alors que se prépare la Révolution française, seur de saint Wandrille, le fondateur. 

Baur bâtir une église, i l  faut un emplacement, 
un terrain. 

Comme la paroisse n'est pas encore constituée, i l  
faut trouver l'argent quelque part si l'on veut établir 
quelque chose de solide. Donc, qu'ils se débrouillent, 
ces gens qui veulent une paroisse et une iglise ! 

D'abord, comment s'est fait le choix de l'endroit ? 

Et comment l'abbé Louis Poulin, curé de Saint- 
Isidore, pouvait-il piloter un tel projet à 20 kilomètres 
d'ici avec le moyen de transport du temps, la voiture a 

A bboye de Saiiit- Waiicil.iile, le portsi!. clleval ? Bravo ! 
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Eri ce temps-la, rendre hommage a son Dieli en . 

offrani généreusement uii lopin de terre était tout un 
honneur et une p ~ i d c  fierté. Combien de foisentendait- 
on ces paroles des curés : « Dieu vous bénira.. . Dieu 
vous le revaudra.. . Dieu ne se laisse jamais vaincre 
en générosité ! >> 

Les descendants des {< Collet >>ont, polir plusieurs, 
émigré aux États-unis, tout en consenlant un solive- 
11ir vivace de Saint-Hemi, de Saint-Isidore et de Saint- 
Larnbert. Ils se souviennent de la générosité de leurs 
ancêtres, et c'est pour eux une fierte de bon aloi. 

C'est donc le 13 juin 1850 qu'il y eut cession gra- 
tuite du terrain pour le futur e~nplacement de l'église 

Dri!vs Collet 
par << Charles Collet, marchand et agriculteur de Saint- 
Henri-de-Lauzon, et Deriys Collet, aussi agriculteur, 
de la paroisse de Saint-Isidore-de-Lauzon ». 

Toutefois, de bouclie a oreille, le projet se précise Ce n'est que le 30 inai 185 1 que l'érection Cano- 
avec I'assentiment du cur i  Poulin qui ne demandait de la réalisée, ~ y ~ ~ t ~ ~ ~ ~ t i ~ ~  

mieux pour ces fiouveaux paroissiens qu'ils soient dqy bâtir fi une église ou en bois qui n'aura 
rattachés à Ilne nouvelle paroisse. Et voilà que  les moins de 140 pieds de longueur, 62 de laigeur 
fières Charles et  Denis Collet offrent gratuitement du ,t 22 pieds de Ilauteur au-dessus des ]ninbourdeç }} 
terrai11 pour l'emplacement de l'église,. . fut donnée le 4 avril 1850. 

l En Horiiriinge A tous les dewe&nts & 1 
FRANÇOIS COLLET r i  MARGUERI~E TANGUAY 

(de Saint-PaiiI-de-Lion. Bretngnr) (de Snfnt-Vallie-de-BclIrrJ~n~srj l 

tp i ,  le  1 3 j r 1 i w  l850,  donn+nri Imir teme Ii 1'~gIisr parr per)##PIt~e 
ln f ondntion de In  y o r œ s s ~  de Snint-Lmii tpl?-de-1 niizm. N a i s  d idfons  

r~ jowr ATI 2 7 pitllct 20 0 3 h r e p r i t ,  13 In f of el nrr roirrnse 
des Collet dnir t r r fd i  rt n'mrjairdliiri. 

1 

1 FRANÇOIS COLLET -,-I MARGUERITE TANGUAY 
(froiii S t . P d  d e r w n .  B r t t i ~ )  (froiti Sf. Vdlier rie Bt-Il~rJiasst-) 

l 

ivlio on 131tinr 1850 gnpr f l r i ~  I n d  to t l ir  Clirircli in ordm to foirnd tkc pr is11  
4 S t .  f mirlicrr tir Lmizou. WC drdirntr l h f s  drfy, 27Jrr!y 2003, to  tkr spiri t .  

i l i f  jn i t l r .  m d  ?lit= mrtrnge nll t k c  Collrïs'Cdlritrs 
jrrn~~ past gmcrni ions te ikr prrsmt .  
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Voici les noms des prêt~es-curés qui ont été à la 
tête de la paroisse de Saint-Lambert : 

31s  ont été ordonnés par un évêque et habilités à Chapeau bas à l'abbé Louis Poulin (1 850- 1854), 

proclamer la pmole de Dieu pour que nous puissions en curé de Saint-Isidore, qui a compris la demande des 

vivre, et a donner les sacrements institués par Jésus- gens d'ici, car se rendre a Saint-Isidore, a Saint-Henri 

christ. ou a Saint-Jean-Cbsostome pour aller faire ses dévo- 

Le prêtre est le ministre de la chaiité et 1 'instiga- 
teur de la paix auprès des fidèles qui lui sont confiés. 

Les pritres. a la téte de la paroisse de Saint- 
Lambert: ont tous apporté un trait différent selon leur 
culture et leur caractère. Tous ont essayé de faire de 
leur mieux selon leurs capacités et leur charisme pro- 
pre. Les uns ont bâti, d'autres ont entretenu et réparé. 

Quelques-uns ont influencé l'école pour que 
chacun apprenne a lire, à compter et a se débrouiller. 

L'enseigneinent religieux a été offert généreuse- 
ment par l'ensemble des pasteurs. Pour certains, la 
morale était plus exigeante, alors que d'autres com- 
prenaient la faiblesse des humains avec leur désir de 
s'améliorer. Les uns commandaient iine discipline 
assez rigide et d'autres temporisaient faci lement. 

Les bons administrateurs, avec les margiilliers, 
réussissaient à combler les déficits alors que d'autres, 
plus nerveux, s'inquiétaieiit du lendemain. 

On s'est attaché aux uns saris oublier les autres. 
Peut-être avons-nous exigé qu'ils soient tous des saints 
avec le meilleur des caractères et toiites les qualités 
inimaginables ! Nous avons également été déçus 
d'une parole dure et d'un coinporternent peu charita- 
ble de l'un oii de l'autre : nous les avons blâmés avec 
uiie graine de rancaiir, ou nous les avons excusis parce 
qu'ils étaient des minisires de Dieu ; souvent nous leur 
avons pardontié du fond du ceur, comprenant qu'ils 
étaient des Iiumaiiis capables eux aussi de pécher. 

Ces prètres sont tous arrivés d'ailleurs et sont 
repartis pour ailleurs. Quelques-uns seiilement pren- 
nent leur dernier repos au cimetière paroissial auprès 
des gens connus et aimis qui les y ont rejoints. 

Tous ont prié pour leurs paroissiens. Puissent-ils, 
dans la gloire de Dieu, intercéder auprès di1 Père pour 
qu'il y ait toujours des ministres de la parole ct des 
sacrements, afin que la foi transmise de génération en 
génération, depuis 1 50 ans, reste vive et solide auprès 
de celles à venir. 

tions était un long trajet avec la voiture à cheval. Ce 
prètre a plaidé en faveur d'une nouvelle paroisse, per- 
mettant ainsi des uajets plus courts dans des chemins 
dont l'entretien laissait souvent à désirer en hiver ou au 
printemps. 

Le 2' curé, Ovide Brunet (1854-18581, est celui 
avec qui les marguilliers élevèrent la première église. 
L'abbé U. Rousseau, quant à lui, desservit la paroisse 
de mai 1858 a septembre 1858 ; aujourd'hui, on dirait 
de lui qii'i I est un administsateur ; le 3' cur, François- 
Xavier Oliva ( 1  858-1876), croyait à l'instruction et à 
l'éducation des jeunes. II fu t  aussi secrétaire de la 
commission scolaire ; le 4' curé, Joseph Girard, demeura 
à Saiiit-Lambert de 1876 à 1883 ; le Y, Georges Côté, 
de 1883 a 1884 ; le6,Louis Foumier,de1884 a 1887 ; 
le Ï', Cyrille Bémbé, de 1887 à 1892 ; le 8', François- 
Xavier Méthot, de 1892 a 1899 ; le %, F. de B. Boutin, 
de 1899 a 1903 ; le 1 Oc, S. H. Lessard (1903- 19071, 
fut l'initiateur, avec les marguilliers du temps, de la 
construction de l'église actuelle ; le 1 le, Étienne 
Cloutier, demeura douze ans curé de Saint-Lambert, 
soit de 1907 à 1929 ; le 12,  dont le règne fut de 25 ans; 
Charles-Albert Labrèque ( 1  929- 1 954), est inhumé au 
cimetière paroissial ; le 13'curé fut J.Vincent Fortin 
( 1  955- 1966) ; le 14', Eugène Garant (1 967-1 982). est 
inhumé au cimerière paroissial ; le 1 Y, Réal Landry, 
fu t  en poste de 1982 a 1994 ; et le 1@, Martin St-Amant, 
actuellement en poste, est le curé depuis 1994. 

%ut en étant cure de Saint-lsidare, il préside 
aux destinées de notre paroisse comme pasteur. Dans 
le livre du 1 5Wde Saint-Isidore, en 1 979, voici ce qu'on 
écrit a son sujet : 

Un q~mtrièvne pasimc Iilbbé Lo~iis Potilii-t, mniqua 
de sa persor-i.nnlité la paroisse de Saint-Isidore. II riaCf 
ri Sai~1~-Frirlaille de l'fle-d'Orléarts le 13 itove~ntirc 



1795. Aprk seer éiridcs f i  Qi~ébec, il deiiierit prPr,-e le Après vii-lgt-liuir onnées de i-riinisièrr ddi .1~ la parohse, 
11 octobre 1821. Pt>t~danr \ES r i ~ q  nnnée~ stnivnnra, il il s'y rerire en 1871 er y tiîn.rtt EH 1883. Ai.rciin arrli-e 

t.st vitaire d I ' A s o i ~ ~ p t i o ~ ~ ~ ,  à S a i ~ f - H y d ~ i t ~ l h e  et 6 la prêrre r.1 'CI n~;srri?ie' I i e ~ . ~ d ~ ~ r i t  plr.1~ loi?gternp.r que lui Iri 
Baie-Sair-ri-Rtit1. En 18-39, il llevier~r ci.tré de Sni r~ f -  dirertioti dc la pciroisse. II est le preiilier c~iré cj être 

Joseph de Beat~ce, pur? celui de Snirtf-Tsidore en 1843. irtti~inîé à Sriir~t-isidore. 0 i - 1  It yla~n ce joi.rr-14 " darts 
le cnileair de I'éfiise ", sous ie cni.icii.raire, t.iri perr en 
niini?t du irtnitrr-autel di-, ciité de i'Évcinqile. 

(?', , ,, ,7'~ ,,., ++ 
i*. ,i: 

La p r e ~ n i k ~ e  église a i v e  les yret)~iei.s c ~ i r é s  



La noirvelle église civec les autres crirés, 
d ' ~ r i e ~ i r i e  Cloictier en 1907 " .  , , - - r. ' , 

. j ~ f s y l r  ' r i  !Mni.rin St-Ati~si7r a i  2003. , . ) :  I ; ' 
, . 

~Tessierrrs Bes  Curés 



3 1 s  sont élus le I O  décembre 1854 dans la pa- 
roisse de Saint-Lambert, comté de Dorchester, district 
de Québec, sous la présidence de l'abbé Ovide Bm- 
net, premier curé rksidet~t, alors que l'abbé Louis 
Poulin, curé de Saint-Isidore, est considéré coinme le 
premier curé. 

Sont élus rnmgiiilliers Nicolas Bernier fils, Michel 
Béland et François Vallée. Aucun des trois lie sait 
signer son tioin. A cliaque signature, on met sa croix. 
Sont élues aussi d'autres personnes en qualité d'an- 
ciens marguilliers : Fmço is  Roi père, Pierre Lamben, 
Antoine Langlois, Bazile Côté et Thomas Paré. 

Tout de suite en 1855, on trouve dans les regis- 
ms : Saint-Lambert, comté de Lévis. Le 26 dkcernbre 
1858, on noinme la paroisse « Saint-Lamberr-de- 
Laiizon P, comté de Lévis. Ce n'est qu'en janvier 
2002 que le bui-eau de poste prendra définitivement le 
noiii de Saint-Lambert-de-Lauzon et non plus Saint- 
Lambert-de-Lévis. 

Les ~ i o r i i ~  cf Icr rnaiqzre 
ries trois preipi ieis murgirilliers. 

QLECTION DES MARGUILLIERS 

AU D ~ U U T  DE LA PAROISSE 

v o u s  savez que les six personnes qui adminis- 
trent les biens de I'Sglise avec le cure se nomment 
« marguilliers >>. Ils sont élus pour trois ans avec pos- 
sibilité d'un autre terme de trois ans. 

Aii début de la paroisse et jusqu'à l'armée 1965, il 
n'y avait que trois marguilliers élus pour trois ans sans 
reiiouvellement. Chaque année, il y avait élection d'un 
nouveau marguillier en remplacement du marguillier 
en charge. S'il n'y avait pas d'opposition, la personne 
présentée &ait élue par acclamation. 

Plusieurs se souviennent des teinps chauds des 
élections municipales et provinciales ou chacun tenait 
son parti pour le meille.ur, tout en voyant des ennemis 
dans le parti adverse. I l  y avait parfois des chicanes 
et souvent des rancunes. 

Les élections des marg~iilliers amenaient de la 
cabale pour tel ou tel candidat qu'on prisentair pour 
faire élire. II y avait des candidats progressistes q u i  
voulaient que ça bouge et qiie la paroisse s'amiliore ; 
par contre, d'autres étaieilt conservateurs au point qu'il 
fallait limiter les dépenses au strict minimum. 

A un cure trop entreprenant, on barrait la route en 
élisant Lin marguillier plus prés des sous. Mais s'il 



fallait une amélioration nécessaire ou urgente, on choi- 
sissait un homme d'actioii. 

Plusieurs fois dans les amiées entre 1860 et 1900, 
il y eut trois candidats présentés, pour lesquels il fallait 
voter. 

Le 37 dicembre 1863, on lit dans le Livre des 
tninutes : :{ M. le curé, aii nom des marguilliers, pro- 
posera, suivalit la coutume établie et toujours 
maintenue, les noms de Louis Labrecque, Narcisse 
Bussières et Pierre Paquet en remplacement 
dlAmable Samsoii. » Narcisse Bussières fu t  élu par 
20 voix contre 19 et 1 1 .  

Quel curé oserait faire l'élection des marguilliers 
le 25 décembre ? Ce fut pourtant fait en 1886. Pro- 
bablement que le cure du temps et le marguillier en 
charge espéraient une élection avec le seul candidat 
que le curé et les niarguilliers avaient présenté : Étienne 
Roi. Mais voili que la sauce se gâte et que les parois- 
siens proposent deux autres candidats : Louis Couture 
et Jacques Gagné. Ce dernier 1 'emporte haut la main 
avec 72 voix contre 48 et 2. 

Le 25 décembre 1892, deux candidats se font la 
lutte : Joseph Lambert, 32 voix, et Antoine Halle, 
31 voix. 

Comme la vie paroissiale se limitait au perron de 
l'église ou se colportaient toutes les nouvelles, les pas- 
sions s'enflammaient parfois au détriment de la charité. 

Pour sùr que nos gens avaient du caractère et de 
la « jarnigoilie )>,et qu'ils ne s'en laissaient pas toujom 
imposer, fût-ce par le curé lui-même ! 

@n entrant dans les Tètes du 150' de 1s paroisse 
au plan inunicipal, il est bon de nous rappeler certains 
souvenirs personnels et d'autres puis& daris les 
archives de la fabrique. Les étudiants seraient bien 
déçus s'il n'y avait pas de vacances de Noël. Pen- 
dant un mois nous entendons musiques et chants ; les 
magasins préparent les plus belles décorat ions e l  c'est 
en même temps la course aux cadeaux : quel supplice 

On note que, dans les années 1850 jzisqu'à 1900, 
les étudiants prenaient le chemin de l'école le lende- 
main de Noël. C'était l'occasion pour le curé et les 
commissaires d'école de visiter les enfants et de les 
questionner sur les matières de base apprises. La plu- 
p s t  du temps, ils donnaient la note << très bjeii >> aux 
réponses, parce que les commissaires n'en savaient 
pas plus que les enfants ; toutefois c'est pour cela qu'ils 
tenaient à ce que leurs enfants fiéqiientent l'école. 
Les vacances commençaient le jour de l'An et du- 
raient jusqu'au jour des Rois. 

A la messe de minuit, on demandait aux gens 
d'acheter des cierges qu'on tenait alluniés pendant 
l'ofice, où l'on entendait I'éternelhlii?ziit, chriliens ! 
hurle par le ténor dont les poumons faisaient vibrer 
ses cordes vocales. La chorale s'activait à rendre au 
mieux les chants cent fois réphtés, accompagnés par 
la m.usicienne à l'harmonium qui était pompé par un 
jeune homne. Ici, à Saint-Lambert, lors d'un certain 
Noël, a cause de la tempête et des mauvais chemins, 
il n'y eut ni chorale ni musique, et seulement une cin- 
qualitaine de personnes. Après la messe de ininujt 
suivait la messe de l'aurore, récitée en silence par le 
prêtre, mais accompagnée par les chants de Noël les 
plus variés. 

En ce temps plus lointain, l'arbre de Noël, un mi 
sapin qui  embaumait toute la maison, était monté seu- 
lement quelques jours avant la fête. À l'extérieur, i l  
pouvait y avojx quelques skries de lumières, la où il y 
avait de l'élcctncité. A l'jntérieur, on décorait le sapin 
le plus sobrement possible avec les moyens du bord : 
quelques ribambelles de papier crêpé donnaient de la 

pourplusieurs ! 
La creclte ~ c r u e l l e  de l'église. 
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couleur ; le papier d'aluminium des paquets de ciga- 
rettes, orné d'un petit ruban de couleur, s'ajoutait à la 
décoration et, bien sûr, on affichait les cartes deNoël 
reçues. Une fois la crèche installée, sans oublier le 
petit jésus, le tour était joué. 

Les enfants avaient droit d la surprise tant atten- 
due : le bas dc laine avec une orange et quelques 
<< candies )> attaché au pied du l i t .  Ceux et celles qui 
avaient participé à la messede inhuit s'empiffraient 
lors du réveillon, parfois suivi de quelques rigodons. 

Nous tenons à souligner qu'une crèche de Noël 
pour l'église fut donnée en décembre 191 1 par Délina 
Rouleau, ancienne instituçrice. 

T e  4 mai l 888, Son Éminence le cardinal Tas- 
cliereau, arclievéque de QuCbec, approuvait l e  
règlement des tarifs pour la paroisse de Saint-Lambert. 

funérailles a l'église pour un adulte : 20 % ; 
funérailles pour un enfant : 10 $ ; 

sur ce montant, on alloue 2 % au bedeau. 

Aujourd'hiii le coiit des funérailles est de 200 $ 

Grands-messes : 

1 $ va à la fabrique, 1 $ au curé, 20 $ au bedeau, 
25 $ a chacun des deux chantres (les seuls payés), 
5 1 a chacun des cinq savants. 

Aujourd'hui les honoraires d'une messe annoncée 
sont de 15 $. 

r 
Creusage de fosse (a la pelle A main) : 

I $ pour un adulte et 50 $. pour un enfant. 
Aujourd'hui avec la pelle mécanique : 250 $ en été 
et 300 $ en hiver. 

La sonnerie des cloches 
a u x  services avec sépulture : 

1,50 $, dont 50 $ au bedeau. 

Les t e n t u r e s  : 

Que viennent faire des tentures dans l'église lors 
des filrierailles ? 

A l'occasion de la mort d'un être cher. le deuil était 
porté par la famille ; {< TOUTE DE NOIR H A -  
BILLEE >,, l'église aussi était en deuil. On plaçait 
des tentures noires ornées de  jolis motifs religieux 
bien dorés uii peu partout : d'abord dans les fenê- 
tres ; on drapait aussi les autels ainsi que chaque 
vitrail dans le sanctuaire ; sur les colonnes, i l  y avait, 
a certains endroits, des banderoles joliment déco- 
rées. Seuls quelques chandeliers fournissaient uii 
éclairage tamisé. 

Aujourd'hui, le << noir >> se porte en bien d'autres 
circonstances. II n'aurait été de convenance pour 
personne de porter des couleurs vives ou trop voyan- 
tes lors de funérailles. 

La sonnerie des cloches nu baptéme 

La petite cloche doit toujours sonner « gratis ». 
Si on sonne la moyenne, i l  en coûte 28 #, dont 7 $ 
va au bedeau et 2 1 $ a la fabrique ; si on sonne la 
grosse, il en coûte JO $, dont IO $! va au bedeau et 
30 $ à la fabrique. 

Si on sonne les 3 cloches, il 
en coûte I $ doni 25 < va au 
bedeau et 75 $ à la fabrique. 
Aujourd'hui, on dépose un 
petit panier tout près de la - - balustrade et cliacun fait une 

: . offrande a sa convenance. ... 
. . .. . 



&os dictionnaires donnent me définition vague 

de ce que sont un « bedeau » et un « sacristain ». 

I l  y a des années, comme la personne engagée à 
l'église e.ffectuai t des tiches matérielles dans plusiem 
domaines, le nominati Ede « bedeau » lui convenait da- 
vantage que celui de << sacristain n, celui-ci ayant 
comme responsabilités l'entretien de la sacristie d'une 

église, la propreté des vases sacrés et des vêtements 
liturgiques. 

Dans nos paroisses de campagne, les tâches de la 
penonne laïque à l'emploi d' uiie fabrique concernent 
autant le travail materiel que la préparation des offi- 
ces religieux. 

Voici comment on décrivait, le 6 avril 1.903, lors 
de son engagement comme bedeau, les taclies de sieur 
Napoléon Morin, forgeron, en remplacement de sieur 
Damase Pelchat, dernissionnaire. 

<< Son temps de service devra conmencer le pre- 
mier mai de  cette année. 

b a r  année) en y ajoutant 20 $ pour le blanchissage 
du linge er aussi 10 S pour la sonnerie des cloclies. 

2. À part celui des cloches: i l  recevra le casuel 
que le tarif lui accorde. 

3. 11 devra faire avec soin et exactitude tout ce qui 
est compris dans l'appendice du rituel sous les 
titres de bedeau et de sacristain : 

4. Balayer l'église et I'épousserer : l'église iine fois 
la semaine en été, et deux fois par niois en hiver ; 
et la sacristie, la balayer et l'épousseter au besoin. 

5 .  Tenir les autels dans un état de propreté. 
6. Faire les décorations dans l'église chaque fois 

qu'il en sera ilecesçaire. 
7. Faire la crèche de I'Enfantdésus et fournir les 

rameaux au clergé le dimanche des Rameaux. 
8. Tenir en ordre le grenier de la sacristie. 

9. Monter et démonter les poêles a la condition 
que la fabrique lui fournisse un homine. 

10. Placer et déplacer les tambours de l'église et de 
la sacristie. 

11. Tenir propres les alentours de l'église et dz la 
sacristie. 

12. Faire disparaître tout ce qui reste sur le terrain 
de I'kglise après quelque démonstration. 

13. Chaiiffa les po&les de l'église et de la sacristie 
à la discrétion di] cure. 

14. Pourvoir aux servants de messe. 

15. Blanchir et plier le linge de la fabrique au goùt 
du curé. 

16. Oiivrir et fermer les soupiraux de l'église et de 
la sacristie en temps et lieu. 

17. Pendant le grand nettoyage de I 'église, être pré- 
sent a I'église pour conduire celles qui tnvaillent 
et rendre service au besoin. 

18. Faire le reposoir du Jeudi saint. 

1 .  Le salaire du bedeau provenant de la fabrique 
- - -p. - - - - 

sera le m&me que par le passé, c'est-à-dire 72 S U n  c~.aclioi?: 



19. Corder le bois au printeinpç pour le faire sé- 
cher. et le rentrer et le corder. 1 I'auiomne, daris 
la cave de l'église. 

20. Eiilin faire avec bienveillance et bonne volonté 
tout ce que le curC lui demandera en rapport 
avec le service de l'église. 

2 1.  Le bedeau devra enlever la neige aux portes de 
l'église et de la sacristie et aussi du cllemin qui 
conduii au presbyttre. 

22. Renouveler la sciure de bois dails les crachoirs, 
à la condition toutefois que la fabrique la lui 
founiisse, et cela non seulement dans la sacris- 
rie inais aussi dans l'église, une fois I'annéc. 
M. le curé se résen~e eii outre le droit de re- 
mercier le bedeau de ses services, tous les ails 
et quand bon lui semblera, en le payant jusqu'au 
moment de son renvoi. sais que celui-ci ait le droit 
de rklarner aucune indetnnité pour le reste de l'an- 
née. )) 

Napvleoii Morin / F. de B. 13outi11 171i.c 

a i'trk 2002, A l'aube du 15P de la paroisse, 
notre sacristain, piiisque c'est le seul que la plupart 
ont connu, prenait définitivement sa retraite après 
53 ans de loyaux services son église, à sa fabrique 
et a chacuii de rious. 

Qu'est-ce qu'il a été ? Un homne de cmur donné 
à sa tache, un homne honnête sur qui aucun soupçon 
n'a jamais pesé, un homme de service q u i  savait 
répoiidre positivement à toutes les tâches demandées. 

M.  Lacasse a pour ainsi dire élevé sa famille dans 
l'église, épaulé par son dpouse Marie-Anne Boilard. 
qui s'occupait du lavage des linges et habits lihirgi- 
qucs ; ses enfants ont joué avec les cloches, grimpe 
dans les câbles et se sont parfois poursuivis à travers 
les bancs sans que leur père s 'en aperçoive. 

M. Lacasse connaît tous les coins et recoins de 
l'église, chacun avec son mystere. 

II possidait la clé du paradis terrestre, unc très 
longue clé. C'est par lui que les portes s'oiivraiei~t 
pour que les brebis viei-inent saluer, adorer et corninu- 
nier à leur Maitre et Seigneur : le bon Pasteur. 

Puisse-t-il, quand il frappera à la porte du paradis 
éternel, être reçu par le bon saint Pieire » qui savait 
que, sur le clocher de I'église, le coq ne voulaic pas le 
narguer pour sa tral-iison, mais invitait a !a vigilance : 
« Levez-vous, levez-vous avant que 1'Ai-igélu.s du matin 
ne vous prenne au l i t  ; ce n'est pas le teinps de pares- 
ser, mais d'offrir sa journée et de travailler. » « Et j'ai 
sonné, de lui dire le sacristaiii, pour les enfants que les 
curés ont baptisés ; j'ai sonné encore plus longtemps 
lors des mariages, pour que I'ainour perdure et soit 
sanctifié ; enfin, j'ai sonné le glas pour des gens de 
tous iges. Les uns s'en allaient joyeusement chez le 
Père éternel, et d'auh-es plus piteusement. Alors j'in- 
tercédais aupres du " bon saint Pierre "et je lui disais : 
" N'oublie jamais que toi.. . " Je n'avais pas besoin 
de finir ma phrase que la porte s'entrouvrait encore 
plus rapidement que d 'habitude pour les " garrocher " 
dans le ciel. Oui, il se souvenait.. . » 

Aiijourd'hui, le travail du sacristain a été de beau- 
coup améliore : les cloches se balancent au gré de !a 
mitiuterie, le prilart rend moins lourd le lavage des 
plancliers et les balayeuses élec2riques einpochent les 
saletés. 

En relisant les règlements du sacristain, vous ver- 
rezqu'il lui fallait être vigilant et ardent à l'ouvrage. 



@ 3 p d &  C 9 ~ h ~ ~  en ri-iouveirient prir un moteur Slectricliie. Noiis POLI- 
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tJoi?s ericorc actionner manuelleinent Ic pompage dans d+ eVflid~A-%#la4f%J, 
le i.éscrvoir d'air à I 'intérieur de l'orgue. 

La deux iirne partie dc l'orgue, ce soill les tuyaux 

di: 3i ffkrcntcs loiigiieurs ct grosseiirs, qiii produisent 
de5 sons différents. 

h'otre orguc coii~prend driuzc jeux avec plus de 
sept ccnts tuyai~x. 

La troisiè~iie partis dc l'orguc est la consolc qiii 
conprsrid les deux clavicrs et Ics boiitciris des jciix. 
Le clavier de l'orgue coinporte soixaritc et une tou- 

I I  y a aussi des T O L I C ~ C S  de l'orguc qui sont 
joii~:es par Ics pieds : ce sont Ics pérlalcs. L'orgue a 
trci. te-deux pkdales. 

Pl'cirguc : Casavarit riL' 1750, 1941 

Bc tous les temps la misique a fait partie de la vie. 

A pa~-tir des instnirneiits les plus si~nplcs jusqii'aux 
plus sophistiqiii?~, les gens ont exprirr-ié leurs set~tiincnts 
Ics plus profonds a travers les notes ct les sons con- 
cordant le plus ri leurs émotions ct à leurs états d'51ne. 

L'orgue est un instruiiicnt A vcnt imprc'ssionriant 
allx yeux d'iin profane. i cause dc ses y-arids iliynus 

bicn visibles, ainsi que de sa stt rale, 

qui en fait un admirnblc décor. 

C e  qiie les iiovices ne connaisscru piis, c;c surit les 
secrcts cli": révèle cet instnirnent et qui iie SC divoi- 
Icnt qu'aux initiés : les factcurs d'orgue, les dpnrateurs 
ainsi qiie lcs organistes. 

La première partie de 1'0% 
pousse I'airdans lcs iuyaiix. Celle souiilcrie est i 

: qui 

- 

Grand-orgue Récit 
- 

Monîre 8' Principd 

Bourdon 8' Flfit,: harn~oi~ique 

Dulciani: 8' Viole de 

Prestai~t 4' Flitc oct 

Quinte 7' 213 Hautbois 

Doublette 2' 

G.O. gravc KSci t 

G.O. aigu Recit riig 
----- 

--  

Pédatc 
-- -. - 

étroit 

çainbe 

aviantc 

ive 

:H 
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L'orgie actuel date du 4 juillet 1953. Une résolii- 
tion fut passée par la fabrique d'acheter un orgue a - 

tuyaux vcnani du facteur d'orgue Casavant, de Saint- 
Hyacinthe, au coût de 4 570 $. Aujourd'liui, chaque - 

jeu nouveau qu'on pourrait ajouter à l'orgue coîite en- 
Vu011 10 000 $. A 

C'orgue fut installé en 1954 lors du centenaire de 
la paroisse. 

Auparavant, le 30 novembre 1924, il  y avait eu 
I'inauguratioii d'un orgue dont le coîit s'élevait a 
1 500 $. Et anténeure~nent, les organistes touchaient -- - 

I'hamonium, dont la puissance du son était plulot faible. : I  icn 

P 

En 2003, un grand ménage de l'orgue, c'est-a- 
dire nettoyage et changement des amenées d'air de 
plomb polir des tuyaux de vinyle, Fut réalise au coût de 
10 872,73 $. 

&ont-dles encore d'une certaine utilité ? 

A la fondation de la paroisse, la cloche était d7 une 
grande uhliti ; lesgens n'avaient pas de montmbracelet 
et les rares personnes qui possédaient une inontre de 
poche (< Waltham » détenaient un véritable bijou. 

La cloche sotinait 1'A.ngelus (l'appel) le malin a 
6 h. a 12 11 et a 18 h. Comme i l  n'y avait pratiquement 
pas de bruit, on entendait de loin le son de la cloche et 

on réglait ses activités d'après l'heure de I 'église. Dans 
les maisons, l'horloge sonnait les heures, et le réveille- 
maci ti, le lever. 

La cloche annonçait l'heure de la prière, matin, 
midi et soir. Elle appelait !es gens pour les messes ; 
elle annonçait, par le glas, qu'une pemnne était décédée : 
pour une ferrune, le glas tintait à partir de la petite 
cloche qui donnait un son plus aigu, tandis que pouru~i 
hoinme, on commençait par le son le plus grave en 
allant vers le plus aigu. 

Aujourd'hui, tous porterit des montres au bras, et 
le signal officiel de Radio-Canada permet de les bien 
ajuster. Comme le bruit est monnaie couralite sw nos 
routes, le son des cloches en est perturbé au point 

qu'on ne les entend presque plus. Elles servent à ap- 
peler les fidèles lois des célébrations dominicales, des 
baptêmes, des mariages et des funérailles. 

Le son des cloches est quelque chose de solennel, 
et il est noimal que le dimanche, jour du Seigneur, soit 
mis en lumière de façon spéciale. 

Baptzmes, mariages et funérailles sont des mo- 
ments spéciaiix dans la vie des gens, et i l  convient de 
les solenniser. 

Nous savonsqu'au début de la paroisse, il n'y avait 
qu'urie seule cloclie qui ne pesait que 170 livres. Les 
seules inscriptions étaient : « Margaretta Magdalena 
- 1776 ». Quand vint le temps de s'el1 départir, elle 
fut acquise par une daine de Lévis, pour i t r e  fnale-  
ment donnée à la mission d'Albanel, en 1890. 

Le premier vrai carillon Fut installé dans le clo- 
cher de la première église en 1885: puis dans l'église 
actuelle. Ses trois cloches ont chanté, pleuré e l  prié. 

Quand elles se taisaient pendant les Jours saints, 
on avait coukirne de dire qu'elles étaient parties pour 
Rome. Notre premier carillon, quand nous nous en 
sommes dipartis, n'est pas allé aussi loin, mais voici 
soi1 itinéraire : 



La cloche numéro I : - si bémol. 3' octave, pe- 
sant 730 livres, fiit iiistallée a Saint-Hubert-d'Audet, 
dans le diocèse de Sherbrooke ; la cloche numéro 2 : 
-do, 4'octave, pesant 616 livres, est désormais a Saint- 
Valentin, diocèse de Saint-Jean-LongueuiI ; la troisième 
cloche : - ré, 4' octave, pesant 476 livres, est à Ferland- 
Boileau, diocèse de Chicout uni. 

Comme il aurait fallu fai.re beaucoup de répam- 
tions aux anciennes cloches et d leiirs supports, c'est 
à ce moment-là que le << Comité des cloches )>, appuyé 
par le Conseil de fabrique, s'est mis au travail pair 
I'acha t d'un nouveau carillon. 

Est-ce important de relater l'histoire des nouvel- 
les cloches ? Pour ceux qui se souvieiinent de 
l'événement, i l  peut être intéressant de se rappeler les 
noms des membres du fameux (( Comité des cloches R 
qui a mené a bon tnme un si graiid projet ... C'est le 
13 décembre 1970 que ces gens otit ni leurs efforts 
récompensés par la bénédiction soletinelle des cloches. 

Corrime l'achar ou le renouvclleinent des cloches 
se produit assez rarement, on fixe définitivement sur 
ces cloches des écrits, en souvetiir du jour solennel de 
leur bénédiction. Elles sont ensuite hissées au clo- 
cher, où peu de personnes ont l'occasion de les visiter, 
coinpte tenu de la dificulté de pénétrer, par de sim- 
ples éclielles, jusqu'à l'étroite enceinte ou elles sont 
logées. 

Le carillon est uti instrument de bronze resultant 
d'un alliage de 78 % de cuivre et de 22 % d'étain dont 
les cloches sont en fonne dc coupe renversée. 

Les c.locbes ont été coulées chez Paccard, en 
France, et installées par Gaudreau et Carrier inc., de 
Charny, au coût de 17 787 $ ; aujourd'hui, ce coût dé- 
passerait les 100 000 S. 

Note : mi bérnol, 3' octave 
Poids : 2 540 livres 

I ''' face 

I f i g i e  : le calvaire. 

Nom : Saint-Lambert. 

Inscriptjon : Sa Sainteté Paul VI, pape glorieuse- 
menr régnant. 
Soli Éminence le cardinai Maurice Roy, archevê- 
que de Québec et primat de lYfiglise canadieniie. 

Révérend Eugène Garant, prÉtre-curé. 
M g r  Alzire Tardif, c.s., prttre-vicaire domiilical. 
Parrain et marraine : M. et Mm' A.iidré Carrier. 
A D .  1970. (Anno Domino - l'ail du Seigieur 1970) 

2 V a c e  

Effigie : Armoiries du pape Paul VI. 

liiscnption : Hommage a nos pionniers fondateurs 
de la paroisse de  Saint-Lambert-de-Lauzun. 
14onirnage à 110s marguilliers : 

André Carrier ; Conrad Coiiëc ; Florian Gagnon ; 
Pierre Gourde ; Onésime Nadeau : Artl~ur Lem.ieux ; 
Jean-Luc Nadeau, secrétaire-trésorier. 
A.M.D.G. (Ad Majorem Dei Gloriam - A la plus 
grande gloire de Dieu) 
Avec les compliments de : Léo Goudreau et Fils inc.: 
1655,9' Avenue, Chaniy, Québec. 



Note : fa, 3 '  octave 
Poicii : 1 910 livres 

1 1b face 

ERigie : L'ltmaculke-Conception. 

Noni : Marie. 
Inscription : Sa Sainteté Jcan SXIII. Hornniage à 
rios curés fondateurs. Hommage et honneur au 
Coiiseil municipal de Saint-Lambert-de-Lawon. 
Maire : Alexis Blaiiçhet. 
Éclieviiis : Adrien Boilard, Lioiiel BoutTard, Eddy 
Olivier. Onésiine Nadeau, Marcel Kouthier. Robert 
Morin, J.-Léoii Vaclion, sec.-trés. 

Parrain er marraine : M. et Mme Alexis Blanclicr. 
A.D. 1970 

ZL face 

Effigie : Le Sacré-Caur. 

Inscription : 1-lotwnage:eüux organisations paroissiales. 

lioinrnage aux membres du Comité des cloches : 

Eugène Garant, cure ; Laurent Lacroutz, prés. ; 
Alexis Parcnt, vice-lxés. ; Florient Gagnon ; Femand 
Lavertue : Roland Demers ; Lucien Gobeil ; Marius 
Bernier ; Armarid Coiiture ; Charles Boilard ; André 
Plante ; Onésiinc Nadeau : Arîliur Lernieux ; André 
Carrier ; Alexis Rlnnchet ; Conrad Couët ; Gérard 
Labrie ; Pierre Gourde ; Réal Drouin ; Conrad 
Beinier, secrktaire. 

Note : sol, 3' octave 

Poids : 1 3 10 livres 

1 face 

Effigie : Notre-Dame des Sept-Douleurs. 

Noin : Joseph. 

Inscription : Son Excellence Mg Lionel Audet, Êvê- 
que auxiliaire de Québec. Homiiiage a tous les 
souscripteiirs. 

Parrain et marrailie : M. et Mn" Laurent Lacroutz. 
A.D. 1970 

2c face 
EE6gie : Sainte Anne. 

Inscription : Hommage et honneur a l a  Caisse 
populaire de Saint-Lambertd6Lauzon : Gérard Labrie, 
prés. ; O. Vaillancouri, v.-prés. ; Pierre Gourde, gé- 
rant ; Roch Roiileau, dir. ; Léopold Béland, dir. ; 
Mn' Pierre Gourde, as.-gér.-sec. 

Généreux donateurs : 

Desneige Miller, Laurent Lacroutz, Alexis Blanchet 
et Lionel Poirier. 

A.M.D.G. 

- -,  - 

Mor~.c-Dnn~e des Sepl-Doirl~ui-s et .sniiii Joseph 
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En 1881, l'épidémie n'était pas encore enrayée. deux mariages ; en 1 933 : deux mariages ; en 1934 : ' 

Deux enfants de Jules Beland et de Joséphine quatre mariages ; en 1935, il y eut six mariages sur 

Nadesu sont décédés ; deux de Pieme Coulombe el Une p0pulati0n de 1 254, dont 248  enfant^ étaient ré- 

d31Qriastasie Bod"l ; de Louis Dubois et d7Elmire partis dans 1 1 écoles. En 1939, Sui une population de 

Coubre ; deux de Zéphirin Vaillmcou* el de José- 1 233, 011 dénombrait 145 c~ltivateuI3 et 95 empla- 

Dhne Gj]befi etun autre en 1882 ; trois de Louis Racine c i h k ~ ,  1 1 écoles, 105 garçons et 125 filles ; en 1943 : 

et de Joséphine Morin. 1 292  habitant.^, 158 cultivateun et 113 emplacitaires, 

En 1 88 1, i l  y eut 65 baptêmes, 9 mariages et 45 se- l I écoles, 1 14 garçons et 1 09 filles ; en l. 948 : l 303 ha- 
bitants, 145 cultivateurs et 127 emplacitaires, 12 écoles, 

p u l u e s  (6 adultes et 39 eiifantç). 
126 garçons et 12 1 f i l  les ; en 1953 : 1 302 habitants, 

Des seize de Laurent Lernieux et de 1 49 cultivaieurs et 1 64 ernplacitaires, 12 bcoles, 
Florida Boutin, neuf sont décédés. dont cinq de dipli- , garG et filles ; en 954 : 273 habitanu ; 
téneen 1891 : en 1958 : 1 394 Dersonnes rénarties en 262 fainilles. 

Zérilla, décédée le 22-09-1 89 1 - 6 ans et demi ; 

Laurent, décédé le 24-09- 189 1 - 7 ans et demi ; 

Claudia, décédée le 25-09- 189 1 - 5 ans ; 

Emest, décédé le27-09-1891 - 1 an et 10 mois ; 

Louise, décédée le 28-09- 189 1 - 3 ans et detni. 

En 1898, autre drame dans cette même famille : 

Marie, décédee le 02-06-1 898 - 6 ans 7 mois et 
8 jours ; 

Aristide, décédé le 06-06- 1898 - 4 ans 1 mois et 
1Ojours ; 

Théophile, décédé le 06-06- 1 898 - 5 an5 et4 mois 
et demi ; 

Marie-Louise, décédee le 09-06- 1 898 - 3 ans. 

En 1892- 1 893, on comptait 1 328 personnes dans 
Saitit-Lainben ;en 1894 : 1 265 ;en 1895 : 1 297 ;en 
1896: 1227;eti 1897: 1181;en1898:1202;en  
1913 : 1  271 ;en 1916 : 1244répartisen227 familles ; 
en 1918 : 1 270 ;m 1919 : 1 198 ;en 1920 : 1 150 ;en 

1921 : 1 191 ;eten 1929 : 1 196. 

Au temps de la crise économique, on se mariait 
moins parce qu'il n'y avait pas d'argent. 11 y avait 
r n h e  des jeunes adulres qui se << donnaient N, c'est- 
à-dire qu'ils offraient leurs services pmitemeilt à des 
cultivateurs, en échange de leur pitance quotidienne. 

En 1930, sur une population de 1 1 58, il y eut deux 
inariages. II y avait 150 cultivateurs et 70 « empla- 
c i  taires >> - propriétaires d'une habitation construite 
sur un emplacement détaché d'iinc ferme, par oppo- 
sition a cultivateurs ; en 193 1 : deux mariages ; en 1932 : 

En 1963, la population est de 1 488 avec 280 familles. 
II y a 368 élèves dans les écoles de la paroisse et 
67 étudiants à l'extérieur. En 1967, il y a 355 familles 
pour une populatioti de 1 61 0 personnes. 

B o u r  aider les gens à prier, I'almanacli propo- 
sait une pieuse pensée pour chaque jour de I'annke, 
ainsi que le calendrier des jours de Etes cliômées, qui 
étaient les suivantes : Circoncision le 1" janvier, Épi- 
phan ie  le 6 ja i~vier  (aujourd'hui non cliômée), 
Annonciation le 25 mars (aujourd'hui non chômée), 
Vendredi saint (aujourd'hui non chômée), Ascension 
(aujourd'hui non chômée), fëte de saint Pierre et saint 
Paul le 29 juin (aujourd'hui non chômée); Toussaint 
(aujourd'hui non chornée), Immaculée-Conception 
(aujourd'liui non chornée) ei Noël, le 25 décembre. 

On est surpris de constater que les quatre saisons 
commencent parfois le 20 ou le 22 du mois au lieu du 
2 1 comme on le pensait il. y a plusieurs années. 

Dans ce feuillet de 1868, le printemps commence 
le 20 mars, a 2 h 27 ; l'été, le 20 juin, a 10 h 54 ; 
l'automne, le 22 septembre à 1 h 25 ; et l'hiver, le 
22 décembre, a 7 h 20. 

On était précis pour les lunes, a la minute près : le 
2 janvier, premier quartier, à 23 h 8 ; pleine lune, le 9, 
a 17 II 59 ; dernier quartier, le 16, à O h I O  ; et la nou- 
velle lune, le 24, à 2 h 24. 
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y o u s  ères-vous déjà éclairés à la cliandelle à part 
les soirs où vous Etiez nostalgiques et que vous vouliez 
vciller en amoureux ? 

En ce Noël 1 869, le curé cite : « Je remercie les 
personnes qui ont fourni de la chandelle pour la messe 
de minuit ;je remercie aussi les personnes qui ont de- 
coré l'église pour la messe et qui ont si bien réussi 
dans leur illumination. Je ne dois pas oziblier non plus 
de remercier les en farits qui oiit chanté à la messe et 
qui s'en sont bien accluittés ainsi que vous avez dû 
VOUS en apercevoir. >> 

T e s  icmps ont bien cliangé. En cette année 
1870, il n'y a pas de congé d'école pendant le teinps 
de Noël. 

M. le curé annonce ce jour de Noël qui tombe un 
dimanche : « Cette semaine, je m'occuperai avec mes- 
sieu.rs les commissaires d'école à faire les examens 
des écoles. Lundi midi, nous visiterons l'école de 
Sainte-Catherine ; inardi matin, celle du bas de la con- 
cession de Saint-Patrice ; mardi midi, celle du haut de 
la même concession ; mercredi marin, celle du second 
rang ; me~credi midi, celle du Bois-Franc ;jeudi ma- 
tin, celle de Sabit-An& ; et jeudi midi, l'école modèle. » 

@eodantdcs années, il y eut l'exposition dzi Saint- 
Sacrement dans I 'ostensoir pendant quarante heures 
de siiite pour l'adoration et la prière a Jésus-Hostie. 

Saint-Lambert, cette exposition avait lieu au  
début du carême. Voici commeilt le c d  Oliva décrit 
cet exercice de piété en 1872 : (< Les quarante lieures 
ont été faites avec beaucoup d'assiduité ei de piÉié 
par un bien beau temps et de beaux chemins. Le Saint- 
Sacrement reposait ail-dessus du tabernacle. Le milieu 
du chœur était décoré par des pendanzs descendant 
de la voûte et venant mourir auprès des colonnes des 
galeries. Le chœur de l'église (la première église) était 
orné de sapins et d'étendards. L'autel était décoré 
avec 10 cierges de chaque côté du Saint-Sacrement, 
de 18 bouauets et de 

A 
--, --- -,-- 

16 verres de couleur 
fournis de lampions 1 4 , Y /. . b u  
ainsi que des banniè- , \ 

res de la procession. I 
L'aiicel de Ia Sainte 1 

l I 
Vierge était aussi orné 
de sapins et d'&en- 1 
W. >r I 



&E n'est pas facile de sortir en hiver seulement 
avec les chevaux. Imaginez cette messe de minuir de 
1872 : (< A la veille de Noël, il faisait beau mais le froid 
était excessif. I l  y a eu bien peu de monde a la messe 
de minuit. Il  n 'y  avait même pas de chantres de sorte 
qu'il n 'y  a eu que deux niesses basses et il y eut 50 per- 
sonnes à la communion. » 

c'est ce quatrième dimanche de I'avent 1880, 
juste avant Noël, qu'elles sont venues faire la collecte 
pour leurs pauvres. Qu'est-ce qu'elles ont récolté ? 
30 minots de patates, 12 minots d'avoine, 9 % tninois 
de pois, 10 livres de viande, 40 livres de savon, 15 li- 

vres de filasse, 4 livres de laine, 2 % minots de navets 
et de betteraves, 1 % minot de sarrasin et quelques 
autres petits articles. La collccte en argent a doimé 
20,43 $. Les scEurs remercient du fond du cceur. 

Annbe Baptêmes Mariages Sépultures Anrik Baptêmes Manages Sépultures 
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g v e c  I'espnt français et parfois frondeur de nos 

c e  n'est pas de toiif repos pour un curé et des 
marguilliers d'avoir a bâtir une église, de  la restaurer 
lorsqu'un feu l'a endommagée, ou de la teconstniire 
sur Içs quatre murs de pierre restés debout. 

La premiere église de Saint-Lambert Tilt construite 
en bois, mais avec les années, comme la population 
augmentait, il a fallu se rendre à l'évidence que ce 
preinier temple, ayant plutôt l'allure d'une chapelle, 
ne correspondait plus a u  besoins du temps. 

Dks les années 1900, il était question de bâtir une 
\/érirable église à la gloire de Dieu et au sei-vice de la 
coin mu na ut^. 

Chacun y allait de ses suggestions, autant pour le 
nouveau ten-ain que pour l'allure qu'on voudrait don- 
ner à la nouvelle église. 

ancêtres, c'était quasiment impensable de pouvoir 
construire une église, le seul gros édifice de la place, 
sans que chacun puisse disserter sur son coût et son 
einplacement. Et voili que la ronde coinmence. Je 
relate presque textuellement les propos échangés, 
parfois acerbes et durs, à cette occasion : 

Le premier décret de Sa Gnndeur I î4gr Louis- 
Nazaire Bégin, archevêque de Québec, fixait la place 
de l'église sur le terrain qui se trouve au sud du 
presbytère. 

Le décret en question ne disait pas si le portail de 
l'église devait être au nord ou au nord-es[. Or avec 
les paroissiens actuels de Saint-Lambert, il faut avoir 

grand soin de préciser. 11 fallut doric se chicaner un 
peu et finir par s'adresser à l'autorité compétente pour 
avoir iinc décision à cet effet. 

Noblesse oblige à faire mieux, puisqu'on doit dé- 
Aprés plusieurs pourparlers, Mg le grand vicaire 

faire le premier temple ; et peut-on rebâtir sans 
Cyrille-Alfred Marois décida que le portail serait dirige 

satisfaire davantage le goîit du beau et la fiet-té de la 
vers le nord-est. 

population ? 

Les notes de l'abbé S.-H. Lessard, cure de 1903 
à 1907, démontrent les difficultés soulevées, puis 
apaisées, le caractère du curé et des paroissiens du 
temps, ainsi qiie la grdilde ténacilé des uns et des autres 
dans la réalisation de ce grand projet. 

- ,  ----- - --  
La deuxrinie église eit / 904. 

- - .  

Mais voilà que la majorité des paroissiens n'ap- 
prouvaient pas l'idée que la nouvelle église avec sacristie 
soit construite à la place désignée par le premier décret 



'i, ~ ~ , ~ : - \ - ! ~ , : , ~ , , ~ r f - - < p -  
+ ' 1  

Il 
C 
' de I'kvêque. Que voulait-on alors ? Tout simplement 

bâtir à la place de l'ancienne église ! 

Ce n'était pas qu'un petit morceau, cette ancienne 
église construire en pièces et d'un volume fort -tes- 
pectable ! A cette époque où nos forêts étaient riches 
en bois de construction, on ne choisissait que le beau 
et gros bois pour consmire. Cette ancienne et première 
église avec sac.rist ie avait tout de m h e  1 10 pieds de 
longueur sur 69 de largeur, et on y trouvait iin jubé et 
des tribunes monsfres. 

Mais restait toujours la question a savoir quoi faire 
de cette église ... On en avait pourtant besoin pour les 
offices en attendant la nouvelle construction ! C'est 
alors que M. le curé rassemble les syndics et leur expose 
la possibilité de la transporter sur des rouleaux pour 
faire place à la consiniction de la nouvelle église. Ah ! 
mais c'est une suggestion splendide ; les syndics l'ap- 
prouvent à l'unanimité et l'on se met à 1'aiivre afin 
d'avoir l'autorisation voulue de l'arclievèque. 

Se figure-t-on qu'on va casser quand on veut un 
dicrzt épiscopal ? Qu'on y aille voir ! Non pas qu'on 
suppose mauvaise volonté et entêtement dans la per- 
sonne de nos supérieurs ! Que Dieu nous garde d'une 
telle erreur ! Mais oublie-t-on qu'il enest des chicaniers 
comme des défauts qu'on apporte eii venant dans le 
monde ? M. le curé affirme : « Il y a toujours de ces 
chicaniers et i l  faut les combattre, sinon vous marchez 
de reculons. >> 

Donc, messiein les paroissiens de la localité qu'on 
appelle le « Bois-Franc )>, supportés par un certain 
nombre d'autres paroissiens dont I'équi libre n'est pas 
garanti, portent plainte auprès de Mg le grand vicaire 
Cyrille-Alfred Marois et demandent à grands cris 
1 'exécution du premier décret. 

Remarquons qu'à ce moment, Mp l'archevêque 
se trouve à Rome et que le grand vicaire adtninisire 
I'archidiocése. MF l'administrateur, ennemi des chi- 
canes et hanté par le fantôme menaçant des procès, à 
la réception de celte plainte, retire une permission ver- 
bale, et force est d'attendre le retour de l'archevêque 
pour rendre une décision. 

Inutile d'ajouter que les mecontcnis de Saint- 
Lambert se trémoussent bien un peu durant cette 
attente ! 11 se fait bien des petits caucus où la medi- 

sance, la calomnie, le jugement téméraire, les coups 
de dents contre le curé, et surtout une ignorance des 
plus crasses occupent une large part. 

Enfin, après deux mois d'attente et d'interruption 
des mavaux déjà commencés pour la démolition du 
soluge de la vieille eglise, MgT l'archevêque nous 
arrive. Alors recommencent les allées et veiiues des 
uns et des autres. Les paroissiens de Saint-Lambert 
présenlent ilne requête avec grande majorité et, après 
vérification des allégués de la requête par M. le curé 
de Saint-lsidore, le révérend Placide Roy; Mg l'arche- 
vèyue casse le premier décret et permet de déplacer 
I'ancienne église pour construire à la place. 

A cause de ces péripéties, les travaux de cons- 
truction se trouvent retardés de deux mois au moins. 

Donc après avoir déplace la vieille église avec 
sacristie, après l'avoir transportée sur des rouleaux 
avec des chaînes tirées par des cabestans et d'autres 
machines, à bras, par des corvées volontaires et des 
souscriptions privées, commencent les havaux de la 
nouvelle église et de la sacristie. 

LES TRAVAUX DE FONDA-~~ONS 

D ~ B U T E N T  LE 7 JUILLET 1904 

fl. le curé du temps sait aus i  apprécier ses pa- 
roissiens : 

Les trouaux otit ens~iite cowtitttré avec eritrain, sans nc- 
cideuil, datrs utze rrauiguillilé assez rtnnrquée, 2 pnri 
8qiietq~~es jcilocrsi, ici et Id, _inris iuipoi~nr~ce. Les bra- 
YeJ get is ch Sn int-LQi?ilief~ Aesceriderii rlEc Non nn ids ,  

COrllYlle hier1 d'arrti,es d'aillc~ars ! 

~ ' e x m c t i o n  des cailloux pour la pierre de rang 
ci le jumelage se réalise a u  moyen d'un « arra- 
che-pierres », acheté mi hoc par les syndics 
(marguilliers). Le travail s'exécute à compter du 
14 octobre 1903. Ces pierres sont sorties des clos 
d'Edmond Bouffard (aujourd'hui Jean Roy) et 
ci' Artliur Couët (aujourd'hui Euclide Lefebvre) 
dans le rang Saint-Patrice (aujourd'hui : rue du 
l'ont). 
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Certe pierre de rang, destinée a terminer les murs, 
ainsi que la brique ont été transportées près de 
l'église soit par corvée soit à prix d'argent. 

En général, surtout dans les commencements, les 
gens de la paroisse, fréquemment invités par leur 
curé, se sont montrés généreux et assez ernpres- 
sés. Tout de même, pour parler avec justice, les 
citoyens du côté sud de la rivière se sont montrés 
plus dévoués que ceux de l'autre côté de la rivière. 

11 Eaiit toutefois noter qu'il n'y avait pas de pont a 
ce moment-là. C'est le 28 mars 1912 que les deux 
rives ont été réunies par le pont de fer dont nous voyons 
encore les approches. 

B i u r  les gens de cehe époque, l'église était la 
maison de Dieu, leur maison de prière et de rassem- 
blement. Ils la voulaient belle, spacieuse, ornée et bien 
décorée, et la plus éclairée possible, car l'élecrricité 
n'&tait pas encore apparue. 

Au moment où l'église s'est construite, l'argent, 
un peu partout, étair une denrée rare. 

Comment la fabrique pouvait-elle venu a bout de 
payer les dépenses d'une église en construction dont 
le coût se chiffrait aux environs des 45 000 $ ? 

Même si chacun faisait son possible en manifes- 
tant iine grande générosité, il a fallu prei~dre le moyen 
d'une coiisation obligatoire, mti fiée par la cour, un peu 
comme le soni les taxes municipales. 

Les syndics (margiiilliers) font une demande pour 
que des raxes soient perçues, comme cotisation sup- 
plémcntaire, afin d'obtenir les fonds nécessaires pour 
continuer les travaux commences. 

11 sera donc demandé 7 piastres par cent piastres 
suivant le rôle actuel d'évaluation de ladite paroisse, 

Signé : Napoléon Gourde, Laurent Lemieux, 
Edmond Bouffard, S. H. Lessard, ptre. 

L? bureau des commissaires pour l'érection civile 
des paroisses de la province de Québec autorise 
la cotisation obligatoire en 12 versements qui se 
fèront de lluir mois en huit mois, à compter de mai 
1904 à septembre 191 1. 

t 

Signé : Paul-Ernest Smith, Cyprien Labrèque, . 
Marcel-Hubert Chabot, commissaires. 

En 1904, l'évaluation la plus élevée était de 
2 000 $. Donc a 7 $ le cent, le propriétaire devait une 
cotisation de 140 $. Chacun des 12 versements, tous 
les huit mois, représentait 1 1,66 $. La plus basse éva- 
luation étant de 25 $, la personnedevait donc 1,75 $. 

Chacun des 12 versements représentait par consé- 
quent 0,15 $. Les 12 versements s'échelonnèrent de 
mai 1904 à septembre 191 1 .  

Une deuxième répartition obligatoire se continiia 
de mai 19 12 i septembre 1 9 1 9, avec 12 versements 
égaux. L'évaliiation la plus klevee était de 2 100 $ 

avec un taux de 4,08 % pour 85'68 $, soit 7,14 $ tous 
les huit mois. La plus basse était de 25 $ au taux 

de 4,08 % pour 1 '02 $, soit 0,09 $ tous les huit mois. 

C'est en leur Iionneur que nous occupons mainte- 
nant ce temple et que nous tenons à bien le conserver, 

La capitatjon, recueillje cliaque année, est un 
montant moindre que celui qui itait demandé de 1904 
à 1919. 

Pour une journée de travail, on payait de 1 $ a 
2 $. Aujourd'hui, lesalakminimi~rnest de 7 $l'heure. 

Mais quand on constniit, i l  faut s'xqsurer de mener 
l'entreprise a terme. 

Des cotisations obligatoires, mème si elles sont 
acceptées unanimement, peuvent déplaire, soit à ceux 
qui  n'ont pas les moyens d'honorer leurs obligations, 
soit i ceux qui aiment causer quelque trouble. 

Probablement que M. le curé avai t  écrit a 

Mg l'archevêque pour lui relater les critiques dont il 
était la cible principale. 

Voici une réponse de Mu l'archevêque au curé le 
27 janvier 1906 : 

« J'ai appris hier soir avec grand plaisir que 
toutes les difficultés au sujet de votre église 
sont aplanies et que les parojssieris ont décidé 
de faire parachever de suite les travaux : que 
Dieu en soit béni et remercié ! II y a eu un 
nuage menaçant dans le finnameni ; il est dis- 
paru. Aprés la tempète vient le calme. 



S'espère. que vous l'aurez jusqu'a ce que 
l'église soit terminée et même toujours. 

<< Vos gens, en général, sont bons, pieux, sin- 
cèrement religieux, charitables ; ils n'ont qu'un 
tort, c'est celui de se laisser influencer trop 
facilement par des semeurs de discorde. Si, 
au lieu de subir cette infliieiice néfaste, ils 
avaient toujours le courage de s 'y  soustraire 
et de suivre leurs bonnes inspirations naturel- 
les, tout irait à mervejlle. La metne chose 
pourrait être dite de bien d'autres paroisses 
qui ont été longtemps troublées, bouleversies 
par la faute d'un très pctit nombre d'agita- 
teurs. 

<< Vos braves gens sont heureusemeiit rentrés 
dans une ère de paix et de concorde ; ils 
n'aimeront plus à en sortir et, quand l'occa- 
sion s'en présentera, vous pourrez bien les en 
féliciter chaleureusement de ina pad. 

<( Je prie Dieu de vous bénir avec tout votre 
peuple et votre entreprise. 

Vohe (out dévoiié en N . S .  

+ L.N. Arch. de Qucbec >) 

L 'église prise avec le pont TascAer.eair 

x o r s  de la construction de l'église acfuelle, 
i l  n'y avait pas d'arbres assez longs, gros et 
forts poiw fabriquer la flèclie devant êûc placée 
au centre du clocher. On a donc fait venir un 
arbre de grande dimension de la Colombie- 
Britannique, par bateau. C'est Thomas 
Blanchet, le père de ma mère, qui est allé 
chercher l'arbre en question a Lévis. Dans 
ce temps, les routes n'étaient pas pavées d ' a -  
phalte. II a donc fallu transporter l'arbre! de 
Lévis, en passant par Pintendre et Saint-Henri 
jusqu'à Saiilt-Lambert, tiré par des chevaux. 

sur une route de << terre forte >> (glaise). Ren- 
dus à destination, tous étaient bien coiitents. 

A.D. 1905 (année du Seigneur 1905) 

% 9 octobre 1905, i l  y eut bénédiction de 1 'église 
neuve et de la sacristie y attenant. Ce jour étant un 
diinanche, immédiatement après la bénédiction, la 
rncsse fut dite dans la nouvellc église. 

Le 22 octobre 1905 fut  chantée la premiérc grand- 
messe dans l'église neuve. Les chantres Furent Louis 
Nadeau, Louis Gosselin, b u i s  Roy, Aristide Gagné et 
Joseph Carrier. Les servants de messe ont été Otner 
Ciiiiture, Bartliklèmi Beaudet, Hormidas Bourget e l  
Léon Lecours. Le curé d'alors, le révérend Siméon- 
Hubert Lessard, fit ce 22 octobre une homélie sur le 
19' dimanche après l a  Pentecôte. 

T e  29 octobre 1905, dans l'église neuve en cons- 
truction, se fait la première vente des bancs dans 
ladite église neuve. Les bancs se sont bien vendus. 
On a alloué ces bancs à re.ntc aiinuelle, payable en 
deux versements : les premiers dimanches de niai 



et de novembre. La soinrne réalisée par la veiiie 
des bancs pour un an a été de 1200 $. 

Xe 30 ociobre 1905, seivice annuel pour le révé- 
rend Louis Poulin, fondateur de la paroisse de 
Saint-Lambert. 

Le 3 1 octobre 1905, pour la première fois, les sain- 
tes espéces ont été trai~sportécs dans l'église neuve. 
Les communions de la Toussaint otit été données 
dans l'église neuve. 

t e  6 décembre 1905, sépulture de Stanislas 
Chamberland, de Saint-Larnbefi : preinier set-vice 
sur le corps, dails l'église neuve. Le lendeinaiti, 
sépuliure de Marguerite Brochu: veuve de Magloire 
Lemieux. 

Le 24 décembre 1905, par le curé de Saint-Lambert, 
bénédiction du chemin de la croix de la sacristie 
neuve. 

Le 25 décembre 1905, premier baptéme dans la salle 
du soubassetnerit de la sacristie. L'enfant appar- 
tient à Otner Paré et Emma Turgeon. Son parrain a 
été Laureni Lemieux et la mai-raine, son épouse 
Florida Boutin. 

Le 26 décembre 1905 a été chantée la première 
inesse dans la sacristie. Cette messe a été appliquée 
au déhint fvlajijorique  boulange^ et recommandée par 
Joseph, son fils. 
Lc 26 décembre 1905, première confession dans 
les confessionnaux neufs de la sacilstie ; premières 
personnes entendues : Joseph Boulanger et son 

épouse. 

Le 15 janvier 1906, par le curé de Saint-Lambert, 
benédiction du tabernacle de l'autel de la sacristie er 
de la çranie du Sacré-Ceur de Jésus, placée sur cet 
aiitel et donnée par Sr (sieur : vieux mot fi-atiçais 
signifiant « monsieur D) Joseph St-Hilaire, exéciiteur 
des travaux. 

Le 21 octobre 1906, par le curé de Saint-Lambert, 
béiiédiction de la nouvelle statue de la Sainte Vierge, 
placée sur l'autel dc la Vierge Marie et donnée par 
Sr Georges Boutiii. 

Le méme jour, par le menie et à la même heure, 
bénédiction de la statue de saint Joseph, glacée sur 
l'autel de saint Joseph et donnée par Sr Georges 

-. 
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Boulin et Sr Philéas Cantin, citoyens de Saint- 
Lamberi. 
Le mème jour encore, par Ic inême ei à la même 
Iieure, bériédictioti de la statue de saint Louis de 
Gonzague, placée près de I'aiiiel de saint Joseph et 
donnée par Sr Cyprien Labrecque, de Saint-Lam- 
bel-t. 

Le 24 octobre 1906, par Sa Grandeur Mg' Louis- 
Nazaire Bégin, arclievèque de Québec, bénédiction 
solerinelle de l'église et de la sacristie. 

GEI\~:EREUS DONS OFFERTS PAR LES JEUNES 

DE LA PAROISSE DE SAINT-LAMBERT 

% 16 juin 1907, M. le curé actuel de Saint-Lambert 
a nommé en chaire, siiivant la promesse qu'il en 
avait faite, les jeunes gens qui ont donné chacun 
une piastre gour les besoins de la fabrique. 

En 1907, une piastre était le salaire d'unejoumée 
de 1 O heures, ce qui équivaudrait aujourd'liui a 10 heu- 
res de tiavail au salaire minimum de 7 5, soit 70 $. 

NOMS DES JEUNES CENS 

T e  curé est heureux, après avoir rempli une pro- 
messe, d'en accomplir une seconde, celle d'inscrire 
les noms de ces jeunes gens dans le cahier des notes 
qui servira quand on écrira l'histoire de la paroisse de 
Saint-Latnbert. 

Voici leurs noms : 
I'illcg e : 

hist ide Gagré, Allyre Gagne, Napoléon Roy, petit- 
fils de Michel Bureau, Joseph Charron, de Saint- 
Isidore, Joseph Lavertue, Éinile Allard, Oscar Roy, 
Alfred Giasson. 

Rang SaDtl-Parr,ice : 
Pierre Diimonr, Émile, Joscph, Louis et Georges, 
fils de Pierre, Gmrges Morin et Joseph, Fils de Joseph, 
Joseph Nadeau, Georges Béland, Onésimc Nadeau, 
Alidor Morin, Allyre Blais, Ernest Buteau, Edmond. 
Artliur et Léonidas, fils de Zéphirin, Napolion 
Blanchet et Thomas, fils de Napoléon, Josepll 
Asselin, 

Rarzg Suirtt-A itgusllii : 

Alphoiise Couture et Joseph, f i l s  de Louis, 
Télesphore Gagné, Louis Langlois fils, Joseph 
Langlois, Pierre Caouetic, Ernest Blanchet (Thomas). 



' Rang Saint-Andi-é : 

A l h d  Paquet, Josepli Roy, fik de Louis-O., Napoléon 
Roy, fils d'Ovide, Joseph Lacasse, fils d'Alphonse, 
Nérée Lacasse. 

R0n.g Sainle-Catherine : 

Wilûid Guay, Napoléoii Dupont, fils de Fréd, Joseph 
Dupont, fils d'Alex. 

Rong Belvèze : 

Esdras Dussault. fils de Martial, Gédéon Dussault, 
Léonidas et Emest, fils d'Honoré, François Gagné, 
fils adoptif de J o h y  Bètit. 

Je  Railg : 

Ernest Beaudoin, Émile Courure et Anhur, fils de 
Vénéraid. 

Deux citoyens se sont joints aux jeunes gens dans 
la même intention et pour le même montant : Pierre 
Belleau et Désiré Paré. 

si vous prenez le temps de scruter toutes les 
statues et images ainsi qiie les di ffkrents ornements 
d'architecture, i l  vous faudra du temps avant d'avoir 
saisi tous les symboles avec leur signification. 

Les objets religieux, à leur manière, solennelle ou 
familiere, savante ou populaire, nous parlent de Dieu, 
du Christ: des anges et des saints. !koutons leur 
langage. 

Dans notre église, la sainteté du lieu nous est,rap- 
pelke par les anges Rui.s&ti+ent les piliers &&r, 
deun anges au boui dvfnaitte-autel p o d ~  liiiiiikre 

et quatre anges placés s i s  letab&atle, en adoration. 

Darida voG& du cbceijr,dewt anges tiennent I'os- 
tansqk-eh adora; lisus'>eucharistiqpee Ces paroles 
&;tes : R VFNIE .  , , ,  1 Ad6hv~dh , . se traduisent par 
N V È ~ E Z ,  ADORONS B. . 

, , :' , , !  

Sur les deux mGrs du ch ,~ i i r ,  il y, a l'Ange de la . ,  . 
paix, entou& dehx~~iorntiei+ortant des fleurs en 

.', 1.8'. I . I  

leurs becs'et des raisins!sur leiih ailes. . . 2 i 

À I'entrke ~e~l'église,'au:dessus des portes du 
g r a n m t i q u e ,  6 . p i n t i e  ' ,, $<'luelland, en 18 82, 
présentait'~<sust'n agon~e'ét , ..,, l'Ange consolateur. 

f i .  
... .. ...- d 

Dans lai voiîte drc cltœui; cdté gauctze, , 

il y n trois scrtlptnres sru. hois : 

Fremiere : 
Le livre du psautier avec une flûte et un psaltérion 
(insrnitnent à corde) surplombé de deux cierges. 
Un bianglc signifie que c'est en hommage à la divi- 
nité que montent nos chants et nos louanges. 
Deuxième : 

Une colombe portant des brindilles en sori bec an- 
nonce la fin du déluge et une nouvelle vie qui 
recommence sur la terre. La lettre (< A >) (alpha) çi- 

gnifie que Dieu est A l'origine de tout. Une croix et 
deux chandelles annoncent la veniie de Jésus. 

Troisième : 

Une sorte d'amphore (grand vase, cruche) signifie 
Xe bon vin qui remplit le caur  de joie. 

Dafis la voûte dic cliœrtr, côté droit, 

il y n trois scrtlptirres : 

.Première : 

La lance et le inarteau ainsi qu'un triangle. On fait 
référence aux instmtnents de la passion de Jésus et 
.3 la Trinité. 

Deusième : 

Un CRU transpercé de sept flèches rappelle Marie, 
Notre-Dame des Sept-Douleurs. Et une balance 
nous fait penser que Dieu rendra justice à chacun 
de ses enfants. 
Troisième : 
Une petite rère d'ange et une amphore de laquelle 
sortent des rayons, signe de la gloire de Dieu. 

Dans le chœirr, a14 cefiire de la voU.te : 

Sculpture : 
Une ancre avec anneaux et càble (Toi), la croix (es- 
pérance) et le cœur enflammé de Jésus (chanri). 
Aiic~ons-nous sur lui : il nous fera vivre dans la 
charité en nous apportant le salut. 

Et pour fertrliner le roiri. du chœur, 
il y a des vitraux : 

Du côte gauche : 

Les évangélistes saint Luc et saint Mathieu ainsi que 
le Sacré-Cœur de Jésus ; en dessous de ce vitrail, il 
y a la sculpture d'un cœur doré placé la loir; de l'an 
2000. Ce mur contient les prévisions et les souhaits 



L 'kiluiig&lisre s a i i ~ t  Jeun. 

pour les 25 prochaines années ainsi [lue les timbres 
et les monnaies de l'année. 

Du côté droit : 

Les Cvangelistes saint hiarc et saint Jean et le Sacre- 
Cœur de Marie ainsi qu'un cœur dor t  transpercé, 
signifiant les douleurs de la Vierge Marie. 

Le hrrlduqiiii? dit tnaît'ii-e-uuiel : 
I I  rappelle la grandeur du culte divin. 11 n 'y  a rieri 
d e  trop majestueux pour la gloire de Dieu. Au faite 
de ce baldaquin sc iiennent deux anges en adoration. 

Qutis le ceiitre de la voûte de l'église : 

En avant : un triangle symbolisant la Trinité. 

Au centre : un cœur enflammé couronné d'épines 
et surmonté d 'une croix : le Sacré-Caur de Jésus. 

Vers l 'amère : un cœur entouré de roses : le Sacre- 
Cœur de Marie. 

Dans lo voûte de Icr n e f :  

D'lui &te comme de l'aube, i l  y a di.ffhnts aypliquks : 

- deus anges tenant une couronne de fleurs ; l'église 
est une maison de famille, un lieu d'amirié oii i l  
fait bon vivre : 

- la corne d'abondance : << grâces sur grâces nous 
sont données par Jésus le Chrisr norre Seigneur >i ; 

- deux anges et une amphore d'où sortent des 
rayons : << qu'éclate notre joie devant le Seigneur 
notre Dieu >j ; 

- une amphore, la trompette et le cor : << nos chants 
d'actions de grhce retentissent au son de la irom- 
pette et du cor o. 

Les (crutels laléraiix : 

A~rrcl de lu Yierge .b[o,-ie : 

La Vierge Marie et l'enfant qui tient la terre en ses 
mains : << Par lui, tour a été fait )>. 

Marie est entourée d'anges et d'angelots qui saluent 
la reine des anges et du ciel ; I'iin d'eus lui offre 
des rom. Cene peinture et les deux autres serribhbles 
soiit I'eum-e du peinhe Mario Mauro (1 920- 1984), 
exéciitees en 1953 pour cilébrer le cenicnaire. 
Surplombant cette peinture. i l  y a de belles sculptures 
sur bois : le livre de la Parole de Dieu, la crosse, 
bàton pastoral de I'ivèque, ainsi que les clés iigpi- 
fiant l'autorité que Jésus lui a doimée pour gouvernw 
le peuple d e  Dieu. 

Tout autour, vous voye;. les statues de sainte Anne 
et de notre patron : saint Larnbetl. 

A i i ~ e l  ck sain? Joseph 

Lui aussi est entouré d'anges et d'angelots ; l'un 

tient le lys signifialit la pureii. du c a u r  de Joseph. 

En haut de ln geiiiture : la tiare, chapeau papal. Le 
dernier pape a la porter fut le bienheureux Jean 
XXlI1. Elle symbolise le pouvoir spirituel du pape. 
Le pape Paul V l a refusé de la poiler, d'abord parce 
qu'elle était lourde, et ensuite, cornnie il se voulait 
le serviteur du peuple de Dieu, il n'acceptait p u  la 
sigiiification de la tiare (trois). Donc trois couronnes 
l'entouraient, symbolisant le pouvoir temporel, 
spiriniel et éternel : << Tout ce que tu lieras sur la 
terre sera lié dans les cieux. )> 

Saint Joseph, comme Marie, tient l'Enfant-Jésus 
dans ses bras ; à ses pieds i l  y a le buste di] bien- 
lieureux frère André, fidèle serviteur de  Dieu par 
I'intennédjaire de sa; nt Joseph. 

Près de l'autel, nous voyons les çtatlies du Sacre- 
Cœur de Jésus, de saint François d7Assiss et de 
saint Antoine de Padoiie. 



Q ULLQUES SPI?CIFICATIQNS DE NOTRE É G E ~ S E  

Biriieilsions : 

grand portique : 15 pieds : nef,  de l'an-ikr-c à la baluç- 
trade : 85 pieds chacun des irailsepts : 7 pieds ; 
largeur de l'église : 60 pieds. 

Le chaici. : 

de la balustrade i I'arriere de l'autel : 40 pieds : 
dégagemenr entre l'église et la sacristie : 10 pieds. 

.Suc~-~.stie . 50 pieds sur 35 pieds. 
Lotigs,eur tolule de l 'église el de lu sucrisfie : 

200 pieds ; 

Hairreur de 1 ' itî~erielü- de l'église : 50 pieds ; 

~ I U ~ I I ~ U I .  exféi. ie~~i.e nvec le clocher : 1 65 pieds. 
Nombre de places de bniîcs : 

184 dans la nef et 202 au jubé. 



' Ln brrlustrude 
Genre de barrière qiii sépare le chceur de la nef. On 
se inettait à genoux sur la marche attenante lors- 
qu'on recevait la saiiitc communioii sur la langue. 
Maintenant qu'on comn-iuiiie debout et qu'on reçoit 
l'hostie dans la main, on sc présente devant le prêtre 
qui demeure sur place pour nous offrir le pain sacré. 

La r.1iaii.e 
Espèce de tribune surélevée du haur de laquelle le 
prétre donnait I'insrniction religieuse aux tideles. 
Oui, le curé montait pour prêcher dans la chaire de 
vkrité, comme on disait, et aussi sermonner. Le 
ciirS ttait censé être au courant de tout ce qui se 
faisait de bien et de rnoÏns bien dans sa paroisse. I I  
était un peu le cllien de garde du bon Dieu pour 
coriduire B bon port les brebis q u i  lui étaieiit con- 
Ees .  Certains ont gris leur devoir de sunreillance à 
ctmur alors que d'autres »rit eu l'art de fermer les 
yeux sur la faiblesse humaine. 

On raconte qu'un curé, ne pouvant avoir des yeux 
tout le tour de !a tête et qui, par consiquent, n'était 
pas au courant de tout, écouta quelques <( saintes 
nitouches D (femncs qui atTectent la pruderie et l'inno- 
cence) venues lui raconter ce qu'il sc passait de 
scai-iclaleux dans !a paroisse. Alors le bon curé, cjto- 
maqué, suggtra : <( Le remède pour que ces gens 

/ 

reprennent le bon cliemin, c'est la prière. Alors 
vous allez me soutenir par vos bolines priéres. Nous 
allons iious menre a genoux et réciter le cliapelet 
pour ces perçoiines. » 
Coinme le chapelet fut  trop long pour leur sainteté 
hop courte, il ne les a jamais revues. 

La chaire était surélevie pour que la voix porte, au 
temps où i l  n'y avait aiicun systeiiie d'ainplificatioil 
de la voix. 

L'a~iiboit 
C'est une petite tribune placée dans le clioeiir de 
l'église, qui a remplacé la chaire, et d'où l'on pro- 
clame la parole de Dieu et I'liornélie, tout en 
proposant la niéditation. 

Les Iüs fies 

Les treize lustres de I'Fglise soiit rkputés pour être 

du (( verre de Murano ». 

C'est en 982 que ren-ionte la tradition vernire de 
Murano, petite île tout près dc Venise, en Italie. 

Un produit d'une qualité exception.nelle reconnue 
dans le monde entier, soufflé à la bouclie, travaille a 
la main, fait en sorte que des le XIVc siècle, il est 
exporté a I'etranger. Les miroirs et les lustres vcni- 
tiens jouissent vite d'un énom~e succès en Europe. 
En 1953, lors de I'achüi, les lustres ont été payés 
5 084.1 O S. A l'occasion du centenaire ils domiaient 
a notre église un vif  éclat. 
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En 1990, le grand Iiistre du centre de l'église, à la 
suite d'une fausse manœuvre, tombe par terre et 
provoque l'éclatement de nombreuses pièces de 
verrerie. Le coût total de la réparation de ce seul 
lustre s'est Clevé à 4 864,80 S. 
Nos œuvres d'art méritent d'etre traitées avec soin 
et délicatesse. 

Les ~ifrCl l l lc  

En ce 150' anniversaire, la fabrique s'est enrichie 
de vitraux symbolisant les douze ap6t~es ; fabriqués 
par l'atelier de vitrail Rhéault, de Rennes, en France, 
ils ont d'abord orné le cllœur de l'église Saint- 
Josepli, de Québec. 

Comme cetie église ne sefi plus pour le culte, l'église 
de Saint-Lambert fut l'lieureuse bénkficiaire de ces 
douze vitraux qui ,  après avoir été ret~availlés par 
les << Verrières du Québec >>, s'agencent très bien 
aux fenérres dans lesquelles ils sont fixés. 
La gknérosi té de plusieurs paroissiens a permis cette 
acquisition de grande valeur. 

Le cheniin de la croix 

II est d'une grande valeur puisqu'il est l'mine du 
grand peintre italien Luigi Morgari. 

vitrail. 



8 ~ 4  b ~ 8 ~ ~ 1 1 4 8 2 8  Voici quelques tableaux révélateurs : 

v o i c i  quelques tableaia laissés par les curés Oliva 
et Methot concernant la visite des classes au moment 
où l'Église s'occupait presque à part entière de 1 'école 
dans les paroisses de campagne. 

Ce 38 juin 1 898, i l  y a visite des classes par les 
commissaires Étieruie Gosselin et  Jean Lemieux ainsi 
que par le curé Méthot. 

A I'école no 2 ('Bois-Franc), aujourd'li~ii nie des 
Érables Sud, il y a 15 élèves inscrits pour une assis- 
tance moyenne de 1 0 éKves. 

A I'écoie nu 3 (Haut Saint-Patrice), aujourd'hui 
du viaduc de la rue du Pont jusque chez Raymond 
Nadeau, il y a 42 élèves inscrits pour une assistaiice 
de 36 éleves. 

Con-irne le goût de se faire instruire n'est pas ur- 
gent et que I'école n'est pas obligatoire, plusieurs 
jeunes aident leurs parents, surtout lorsque les pères 
travaillent dans les chantiers. 

Entre Notl et le jour de l'An, il n'y a pas de congé 
puisqubo note des visites d'écoles par les commissai- 
res et le curé les 24, 26 et 28 décembre, et cela aussi 
dans les cinquante premières années de la paroisse. 



g p r è s  avoir consmit l'église en 1904, I'eiripla- 
ceinent adjace~ir où se trouve aujourd 'hui  le 
stationnement du côté de la rue du Pont servait de 
ciinerière. Comne il était trop petit, i l  devenait néces- 
saire de l'agrandir la où prkedeinment un temin avait 
été aclietk d'Osias Roy. On en fit gknéreusernent 
l'airiénagement par des corvées. C'est riotre cime- 
tière actuel. 

Voici maintenant ce que relate le curé du temps : 

18 a vvi( 1 909 
Pour la premicre fois j 'ai parlé du inauvais état du 
cimeiière actuel. II n'en avait pas été question depiiis 
deux ans. Tous sont d'accord sur la liécessité d'un 
nouveau cimetière ; mais (il y a toujours un mais.. . 
A Saint-Lambert) les opinions soiir parlagées sur le 
site qu'il devra occuper. 

20 inai 1909 

S'ai rencontré les trois inarguilliers du banc, mes- 
sieurs Louis Nadeau. Dominique Béland, Vénéiand 
Counirc. M. Biland tient absolument à mettre le 
cime~iere sur le terrain au sud du presbyiére. . . Les 

. , - .- - . , . , . . 
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deux autres veulent le msnre sur le tenain en arrière 
de l'école 2 environ 150 pieds de celle-ci : oii i l  se 
trouve actuel lement (I'ancienile école occupait la 
place di1 bureau de poste). Que va-t-il advenir '? 

8 juillet 1909 

L'inspecieur du Conseil d'hygiène est venu visiter 
le site du cimetiere proposé.. . et i l  le rouve entière- 
ment convenable. 

14 aodt 1909 
Le Conseil d'hygiène approuve le site du cimetiere 
proposé. 

Le cimetière nouveau est siiué sur le terrain eii face 
de l'église, znviron à 250 picds du cheiniii. Dimen- 
sions : 300 pieds de longueiir sur 180 de largeur. 

Durant la visite paroissiale, j'ai fait signer une requete 
à Mgr l'archevêque demandant son approbation. 

Résultat : 84 de majoril& au @and ébabissemeiir des 
opposants. A leur louange, je dois dire qu'ils ont 
accepté le fait accompli sans faire de chicane. 

22 aorît 1909 
Les marguilliers du banc et l e  curé sont autorisés 
par la paroisse à faire les dépenses nécessaires a 
l'érection du nouveau cil-netière. 

1" :;epte#nbr.e 1909 

Dkcret d'approbation par Mg I'archevèqiie. 

14 septeiwbrz 1909 
Délirnitatiori du nouveau ciineliére par fidouard 
Lambert et le curé. 

Corvkes porir le ~ r r v u i l  nu ciiiietière 
Ont travaillé à tailler les allées les 18, 19 et 20 octo- 
bre 1909 : 
Zéphirin Buteau, Frédéric Laflamme, Gaudiose 
Bernard: Désirk Paré, Louis Nadeau, Edmond 
Buteau, Édouard Lainbeq krnile Rouleaii, Alphonse 
(Ls) Nadeau, Pierre Deimond, Joseph Poiré, Josepli 
Béland,   va ris te Caoueîte, Louis Bou ffard, Georges 
Boutin, Alplionse Toussaint, Arcadius Toussaint, 
Alexandre Paradis, Joseph Canier. 

5 iioveinbre 1909 
Ont aidé a planter la croix : 
Alphonse Toussamt, Joseph Canier, Georges Boutin, 
Théophile Leinjeux, François Foflier, Louis Labonté, 
Joseph Poire père et Cliarles Turgeon. 

7 iiovrnibre 1909 
Bénédiction du cimetiere par le ciiré de la paroisse 
avec le concours d'un grand nombre de paroissiens. 



Moni1nie171 @ I I  bois. !Wuti~onerir eii mhrnl. 

Coi-vie polir le tuf 

Cyrille Labrecque, Andri Labrecqiie et Pierrc Corvkepourposer les crocliets de la cl6fui.e, 
Giasson ont donné une joumke g~aluiteincnt gour les 4 jliilfet, 8 et 9 nolit 
miner le tuf.  

Corvées pour le n clrai-royage » dct gravier (rufi 
les 30, 22, 23 et 27 décembre 1909 : 

Pierre Lecours, Don~inique Bélarid, Philéas Couët, 
Josepli Miniau, Georges Dumont: Jean Lemieux. 
Vénérand C:ouiïire, Adolplîe Beaudoiii, Onésiphore 
Gagnon, Joseph Gagiion, Emmanuel Boulé, Hilaire 
Plante, Joseph Bussieres, Charles Dussault, Philéas 
Caniin, Frkdéric Morin, Louis Pruneau. 

Hippolite Roy, Josepl~ Laliberté, Cyrille Labrecque 
père, Ovide Morin, Elzc'ar Guy. 

Vénérand Courure, Joseph Labrie, Georges Boutin, 
Pierre Belleau, Alpliorise Toussü~nr, Thkophile 
Gagné, Josepli Poiré père, Louis Tardif, France 
Fortier, Louis Labonté. 

Ojif fait des dons pour teniiirier les allées : 

Damase Pelchat, Pierre Breton e i  Hippolite Roy. 

Utrc deriiikre corvée pour étei~drc le (tif h t i s  les ullées 
le 2 7 j u b  1910:  

Pierre Belleau, France Fortier, Philibert Leniieux, 
Joseph Poire père, Alphonse Toussaint, Louis 
Labonté. 

Prerriières iiili riwiatioiis dulaiis le cimetière iiorr veaii 12 décenlbre 1910 
5 janvier 19 1 O, première ii~humarion : dame Genc- Cyrille Labrecque pet-e, Cyrille Labrecque fils. Joseph 
viève Gendron, veuve de Louis Dalzirl, 84 !4 ans ; Bernier, Bénoni Gobeil, Louis Roy, Jean Lemieux 
la  deuxième, le 13 inars 19 1 O : M.-Lse Arguin, fille 
de Joseph Arguin, 7 mois. - -y>---. - - 

D 'aiitres orrf fra~z.cpsrfé lu  clôiure 

de Cl~audière-Rassiii, Chamy: a Saint-Lambert les 
19, 21 et 23 mars 1910 : 
Louis Bouffard. Alphonse Toussaint, Georges 
Bout in ;  J e a n  Lcmieux (Bois-Franc),  Tliomas 
Blanchei., Josepli Laliberté, Joseph Morin et Louis 
Gosselin. 

Cette clDture toute en  fer vietit de l a  maison 
. .. Walkerville, Ontario. - - .- - - - 

Les travaux, cominencés le 30 inai 191 0. ont été Ednlolid, I41lért el Mai.tio/ Boi!/;fir~,rl 
terminés le 20 juin. près de Irr clfirnre du c-inic(i21.e. 
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fils, Joseph Laflnmme, Martial Dussault, Louis iMo- 
rin, Théophile Nadeau. 

13 décembre 1910 

Joseph Laliberté, Léon Duteau, Édouard Boutin. 

14 dkce~iibre 1910 

Odias Roy, Onésipliore Gagnon, Vénérand Couture, 
Michel Buteau, Cyrille Labrecque. 

16 dkcembi-e 3920 
Joseph Poiré fi 1s. 

20 décembre 2910 

Josepli Béland, AIFred Fortier. 

23 décembre 1910 

Adolplie Beaudoin, Évariste Caouette. 

26 décembre 1910 
Elzéar Guay, Alfxed Fortier, Émile Lacuse, Alexan- 
dre Dupont, Hippolite Roy, Olivier Roy, Alrred 
Lacasse. 

2 7 décearbre 19 10 
I-lippolite Roy, Édouard Boutin, Évariste Caoueîie, 
André Labrecque a donné une demi-joiiinée pour 
miner et Gaudiose Morin a donné 2 $. 

2 7 décetribre 1912 

Charroyage di1 t u f :  Cyrille Labrecque père, Jo- 
seph Boutin, Martial Dussault €mile Allard, Joseph 
Lali berié, Louis Nadeau, Frédéric Morin, Georges 
Turgeon, Cyrille Lab~ecqiie fi 1s. 

1913 
Joseph Poiré père. André Labrecque, France Fortier, 
Louis Labonté, Georges Boutin, Alphonse Toussaint. 

19 jai~vier 1911 

Joseph Olivier, Joseph Laverîu, Albert Lacasse, 
Cyrille Labrecque père, Jean Lemieux fils, Wilfnd 
Guay, Josepli Morin,   doua rd Buteau, Gaudiose 
Bernard. Joseph Poiré fils, Hippolite Roy. 

Exhumation des corps de l'ancien cimetière 
(emplacement actuel du stationneinent de 
I'kgljse et de la Caisse populaire) : 

Le trois octobre 19 1 O et les jours suivants jusqu'au 
sept iiovembre de la tnême aimée, nous avons procédé 
à I'exhun~arïon des corps déposks dlns l'ancien ci- 
metière, partie ouest, sur une largeur d'environ 
soixante pieds sur  la profondeur du dit ciinetière, 
allant vers le nord. Les dits corps exhumés ont été 
inhuinés de nouveau dans les lots de fami I le du nou- 
veau cimetiére, quelques-uns dails des fosses 
séparées et ceux non réclamés dans une fosse coin- 

rnune près de I'cndroit réservé aux enfants morts 
sans baptême. Les dites exhumations ont bté auto- 
risées par MEr I'arctievéque de Québec le dix-huit 
août 191 0 et par l'honorable Albert Malouin, l'un 
des juges de la Coiir supérieure, district de Québec, 
le vingr-sept septembre de la même année. 

En octobre 19 1 1 ,  nous avons procéd6 à I'exliuma- 
tion de tous les corps de l'ancien cinietiere, près de 
I'kglise, partie est. Les dits corps ont étt? de nou- 
veau inhumés dans  la fosse commune ouverte 
l'année dernière dans le nouveau cimetière. Nous 
avons usé des permissions doiinées l'année préce- 
dente, lesquelles prévoyaient à l'esliumation 
complète du cimetière. Fait a Saint-Lambert le qua- 
torzietne jour d'octobre 19 1 1. 

PLANTATION D'ARBRES AU CIMETIÈRE 

LE 2 NOVEMBRE 1996 

Blusiews avaient déjà mani festk le désir d ' m e r  
le cimetiére par l'ajout d' arbres qui créeraient beautk et 
vie. 

Voici qu'arrive une occasion favorable de planter 
75 arbres de différentes essences : chênes, ormes, 
fi.ènes, pins, etc. 

Ces arbres avaient été fournis pas les magasins 
IGA, et la Municipalité les avait plantés sur son ter- 

rain pour les ofFnr en temps voulu aux persomes q u i  
en feraient la demande. 

Comme la citerne d'eau doit être placée sur le 
terraiil de la municipalité, celle-ci nous a offert, en pre- 
mier, le choix des arbres pour orner le cimetière. 

C'est de la part de Marcel Lemieux, inspecteur 
mu~i i~ ipa l ,  que nous avons obtenu ces arbres, 

Voici le nom des personnes qui, ce samedi 2 no- 
vembre, en la fëk de la commémoraison des défunts, 
en ont fait la plantation : 

Julien Doyon, marguillier, Égide Fortier, Claude 
Lands: Rkjecm BouKvd (me Cartier), Jenn-Louis Roy, 
Jérame Cam, Henri Camiré, marguillier, et son fils 
Guillaume, Gervais Duclos, excavateur, Claude Ber- 



geron, marguillier, Benoît Roy (qui les a alimentés en 
eau), Richard Aubé, marguillier, Serge Gourde, mar- 
p i 1  l icr, Jean-Luc Nadeau, piqueteur, Serge Pelletier, 
Daniel Couture, Beniard Mbtal (reinorque), les ern- 
ployés municipaux qui ont arraché ces arbres et les 
ont entoures de jute pour les bien protéger. 

EM RELLISSEMENT DU CIMETIÈRE 2001-2002 

x'initiateur du projet est André Couture, avec le 
plein accord du Conseil de la fabrique. Il y a mis tout 
soi) catur et son talent, afin d'améliorer l'entrée et les 
allées principales du cimetière. 

A cause de sa jovialité et de son sens hurnani- 
taire, personne ne pouvait lui rcfuser les seri~ices qii'il 
demandait. C'est même avec joie qu'on le Cilicitait 
d'avoir entrepris ce travail qui servirait à toute la com- 
munauté. 

h d r é  n'a oublié personne : s'il savait deinander, 
il savait aussi remercier et se souvenir de ceux qui se 
sont présentés bétievolement pour réaliser une tel le 
entreprise. 

Plusieurs personnes ne pouvaient pas, rnanuelle- 
ment, $me à la tâclie au moment des travaux. C'est 
par des dons substantiels qu'ils ont contribué, a leur 
manière, à la réalisation du projet. 

Comme tâches, i l  fallait préparer les allkes à re- ' 

cevoir l'asphalte et prévoir l'illumination tamisée de 
ces allkes. 

Pour réaliser cette œuvre collective, vous trouve- 

rez dans ce récit les noms des personnes qiii ont foimi 
la machinerie el les matériaux, puis ceux des bénévo- 
les qui ont travaillé mnnuellernent ainsi que des dames 
qui ont préparé un repas au moment du gros des ka- 

vaux. A cela s'ajouteront les noms des donateurs 
paniculiers pour le coùt des lampadaires. 

g i n t r a  B.M.L.. Franqois Pcrreault, Transport €rit 
Perreault, Paranor inc., Béton Miroc inc., Quincaillerie 
Ré-Mat inc., Constructions paysannes, Excavations 
Gervais Duclos, Miuùcipaliti de Saint-Lambert, Rési- 
dentiel, Martin Bisson, Peloiise Plus Hermann 
Vii bodeau, Excavations Jean-Yves Couture, Transpori 
Donat Morin, Transport Jeaii-Luc Dussault, Transport 
Bernard Drouin, Transport Ricliard Buteau, Centre mé- 
tallurgique Saint-Lambert, Bernard Métal inc., Garage 
Denis Drouin, Club Skidm Rive-sud, Fernand Roy, elec- 
ûicien. 

LES BENÉVOLES DE LA COR\'&E 

Bndré couture, René Coufure, Martin St-Amant., 
Daniel Couture, Albert Lacasse, Claude Bergeron, 
Germain Couture, Real Rilodeau, Jean-Paul Bédard, 
Jean-Louis Roy, Henri Lagiew , Hervé Carrier, Claude 
Larochelle, Daniel Devost, Yves Guay, Jean-Guy Cou- 
iure, André Nadeau, Rocb Deblois, Henri Catniré, 
Guillaume Carniré, Rémi Roberge, Robert Parent, 
Rosaire Couture, Claude Laroche, Florian Bélanger, 
Raynald Couhire, Guy Bolduc, Serge Pelletier, Julien 
Doyon, H e m ~ a n n  Thibodeau, Réal Roy, Donald 
Lagueux, Fernand Bisson, Éric Guillemer-te, Robert 
Plante, Eric Perreault, Roland Morin, François 
Perreaul t, Bernardin Betty, Marcel Lemieux, Jean- 
Yves Tumiel, Benoît Fortin, Jean-Yves Couture, Re,né 
Plante, Léon 8 uteau, Mar t in  B isson, Bernard 
Cartegnie, Gervais Duclos, Michel Mainguy, Donat 
Morin, Jean-Luc Dussault, Bernard Drouin, Richard 
Buteau, Raymond Bouffard, Roger Vaillancourt, Hervé 



Canier, Fmand Roy, Réal Roy, Yvon Bi lodeau, Mario 
el David Gagnon, Yvan Leblanc, Diane Tunnel; .Tac- 
qiies Plante. Yvon Charland, Francine et Réjean 
Charest, Isabelle, Chantale, Sophie, Estelle et Karl 
Charest. 

Des rafraîchissements ont été offerts gracieuse- 
ment par le Club Aramis, Centre-Matic inc., IGA. 
Boiichene Raytnond Bouffard, Cercle des Filles d'lsa- 
belle ; dîner préparé par les Filles d'Isabelle : Lucia 
Vai l lancourî, Hcnriette Parent, Marguerite Boutin, 
Agatlie Dauphin, Laurette C6té et Lucette Martjneau. 

Les lainpadaires ont pu être achetés et installés a 
la demande d'André Coutiire et grâce A la générosité 
des persormes suivantes : 

Jean-Noël Cloutier, Docteur Luc Laferrière, Ser- 
vice d'entretien de pelouse de St-Lambert inc., Réjean 
Plante, N.R. Plante, Centre de l'Auto, Gestion Gosselin 
Bérubé, Cercle de Fermières, Aramis, Roch Rouleau, 
Garage Charles Demers, Club de la paroisse (Anmis), 
Laurent Boisvert, Mm' Peinture, Isolation J.G. inc., 
Gestion Guy-Franc. inc., Boucherie Raymond 
Bouffard inc., 24 12-5809 Québec inc., Revêtements 
Al-Nordica, Auto Olivier, Filles d'Isabelle, ~ g e  d'or, 
Clii~ique de l'Auto, Ventilation Fortier, Germain Car- 
rier, Chevaliers de Colomb de Saint-Lainbert, 
Chitelaines, Fenêtres Météo. 

Éclairage des six lampadaires le 4 mai 2002 

Coût : 4 125,03 $ sans compter la confection des 
tuyaux par « Métal Bernard », la peinture par Richard 
Langlais et l 'élec~fication par Fernai~d Roy aidé des 
Chevaliers de Colon~b de Saint-Lambert. 

T e  samedi soir 13 mai 1922, le feu se déclare 
dans la maison d'école ve.rs 9 h 30 : origine inconnue. 
J I  n 'y a pas eu de feu cians la maison depuis le vendredi ; 
les institutria et les élèveç pensionnaires étaient absents. 

Cette maison avait été constniite soiis l'adminis- 
tration de l'abbé Oliva, second curé de la paroisse. 
Elle date de près de soixante ans. 

M.  Oliva f u t  l'organisateur de la corrunission sco- 
1ais.e. Sous sa direction, les écoles, surtour l'ccole 
modèle, acquièrent une grande répuration. 

25 septetrtbee 1922 

Inauguration des classes dans la nouvelle école. 
C'est une belle bâtisse en bois, lambrissée en briques 
au coût de 6 675 $ y compris I'anieublement. Le gou- 
vernement provincial a donné une allocation de 2 000 $. 

28 filai 1928 

Construction du presbytère. A cetic date, on y 
creuse la cave, et le 20 juin, le solage est compléte- 
ment terminé. Le 19 octobxe, premier souper dans le 
presbytère neuf. Nous abandonnons le vieux presby- 
térc qui a été vendu 1 Philippe Morin, fils de Louis. 11 
sera reconstruit à Limoilou, Québec. 

Le 23 octobre 1928, a 6 heures p .m 

LR village est éclair6 pour la première fois a l'élecbicitéi. 



a n n é e  1996 : rkparation et peinture de la toimie 
de l'église et du presbytère : 

Un comité de sousciiption a été formé à l'automne 
1995 dans le but de recueillir des dons pour cette ré- 
paration niajeure. Cctte souscription a recueilli le 
inontant de 30 973;66 $. En pllis, le gouvernement du 
Québec, dans le cadre de la conservation du patri- 
moine, a versé 10 700 S. Les col"ils des travaux furent 
de 26 552.76 $. 

Sur plusieurs de nos clochers d'églises, i l  y a une 
girouette qui indique le sens du vent. Chez nous, c'est 

un coq girouette. Quelle est la sysnbolique du coq '? 
C'est la vigilance ; i l  esr le premier levé pour annon- 
cer par son chant que la joiirnee, eii été, doit 
commencer tôt. 

Après s'être rendu compte que ce coq était dé- 
fi-aichi, qu 'à  force de tourner sur lui-mème, i l  avait les 
« ergots » usés, et qu'avec le temps sa dorure s'était 
ablmée, allait-on le remplacer par une autre sorte de 
girouette ? Oh non ! 11 ne fallait pas l'humilier après 
tant d'années de fidélité a soli église. Pris de sympa- 
thie pour le ti-avail accompli, le curé s'engage à le faire 
restaurer pour qu'il continue son travail pendant de 
~iombreiises années. Mais ça va coûter le prix de 
600 $. En attendant, tous veulent le toucher, même 
les é1Eves de l'élémentaire, comme par vénération et 
pour lui dire secrètement un certain « merci P .  

Chacun y est allé de ses dons ct plusieurs étu- 
diants ont voiilu faire leur part pour la nouvelle doiure 
qui le revétirait. Voici les noins recueillis : 

Yolande Leinieux, Raymond et Yolande Sr-Pierre. 
Pierrctte Troltier, Charles Goulet, Noël Boutin, 
Stépllanette Arguin, René Couiure et son kpouse, 
Marcel Morin. Euclide Lefebvre, Adrien Boutin, 
Mlnr Antonio Joly, M. et Mm' Nuimand Lessard et 
Patn'cia, Julie Lessard, Michel Lessard, Rochet. Nellie 
Roiileau, Aurore Dion, Noëlla Goulet, Yvonne Goulet, 
Gaston Goulet, Laurette Nadeau, Jean-Yves Tunnel, 
Lionel Laroche, Simoiie Dupont, Henri Ciilniré, 
Anùré Plante, Jeaimed'Arc Roy, Richard Pelchat, Réal 
Larochc, Thérèse Boivin, Claude Carrier, Jonathan, 
Jean-Michel et Johanne Lamatre, Denis Roy, Lorraine 
Deschesnes, Paul Labrecq~ie, Jean-Marc Couture, 
Jean-Luc et Anne-Marie Nadeau, Marco Beland, 
Lucille Dubé, Rayinond Simard, Marc-André Roy et 
Diane Poirier, Jean-Guy Fortier, Léo et Carmen 
Buteau, Roger Bouhn, Marie-Joséc Diainond, C m e n  
Brie, Julien Doyon, Jean-Marc Bolduc, Valérie Lavoie- 
Seaudet, lben Lucsansky, Louise Boucher, Mélanie, 
Maxime, Nadia et Catherine Boucher, Catherine 
Grenier, Gilles Céré et Lucillc Labonté, Valérie et 
Catherine Céré, Pierre CôtS et Claudette Labonte, 
Marie-Pier et Sabrina Ccté, Fernand et Alberline 
Plante, Jessica Pelletier, Julie et ArnClic Bordeleau, 
Jacinthe Rousseau et Michel Bordeleau, Chantal 
Lacliance, Louise Pelletier, seiir Andréa Lacroix, 
M. et Mm' Pliilippe A. Roy, Laurent-Paul Cloutier et 
Nicole Cliche, M. et Mnt2 Aimé Labonté, Gaston Roy 
et Lucie Lajeunesse. 

« T e s  ordres sont les ordres el hi es poorchassk 
jusqu'a ce qu'on te tienne enrre nos [nains. >> C'est 
ainsi qu'on courait après ceux qui s'étaieni- évadés 
des camps militaires ou qui s'étaient cachés pour ne 
pas suivre I'enl~ainement militaire obligatoire. 

Georges Guénette, de Saint-Lainbert, fut abattu - par la police fédérale le 7 mai 1944. Georges avait 

I - -- 
été conscrit et s'étaii enfui de l'armée. Le travail de 

I --  

- - -  . . 
la police était de le trouver inort ou vivant. 

- 



Les objecteurs de conscience vis-à-vis de la guerre 
n'avaient pas encore fait leur apparition pour refuser 
toute panicipation guerriém. 

Alors que le jeune Guénette s'échappe de la rnai- 
son familiale pour fuir la police, on le poursuit, et une 
balle lui traverse les poumons et le cœiir avant qu'il 
s'effondre sur le sol. 

Les enquètes de ce temps n'dtaient pas des plus 
poussées.. . surtout si on avait affaire à 1 'armée, qui 
jouissait d'une certai~ie unmunité. 

Le président du jury rendit le verdict de mort ac- 
cidentelle, piiisqu'on pouvait siipposer que c'était par 
ricochet que la balle meiirîrière l'avait atteint. II  y 
dicta la précision suivante : 

. . . tnrris rrosrs rerorn uridtdor-LS aux policiers d'épnrgner 
les tries hiimaiiles ei  de i ~ e  se seniii- d'am~es i; Jw qlre 
lorsqtA"c sorrr fi Imr corps d$emhr-tt. Les secoirrs de la 

reiigiow devraient être atissi le yrewiia souci d a  poli- 
rieis ai7 de tellla circonstnnces. 

Cette mort a fait couler bmucoup d'encre et de salive. 

Les journalistes y allaient de toutes les supposi- 
tions. André Laurendeau, chef provincial du Bloc 
populaire, éhit révolté de la manière dont s'était déroulé 
le procès. 

La guerre de 1939- 1945 a aussi fait couler bien 
des 1am1e.s à cause de l'obligation de s'mrdler dans 
1' artnée. 

Ceux qui sont revenus de la guerre ont tous été 
marqués par sa férocité, eux qui vivaient paisiblement 
dans un pays pacifique. 

Deiix noyades 

&eux qui connaisseni la rivière Chaudière savent 
quelle furie l'emporte à la fonte des neiges. Autant 
elle semble inerte et docile en été, autant elle fonce en 
hon~be au printemps, emportant tout sur son passage. 
Elle n'épargne personrie. 

Voilà que troisjeunes gens : Trefflé Roy, 19 ans, 
William Morin, 20 ans, et Georges Couture, 27 ans, 
faisaient route vers Saint-Lambert dans le rang Sainte- 
Catherine. Arrivés près d ' u n  ponceau avec leur 
voiture a~telke, vers neuf heures du soir, ils remar- 
quèrent que la rivière avait inondé les terres ainsi que 
le ponceau. Connaissant leur chemin, ils s'aventu- 
rèrent dans l'eau, et c'est la que le drame se produisit : 
un énorme bloc de glace vint frapper la voiture, qui fut  
entrainée dans le ruisseau vers la rivière. Comme il  y 
avait dix pieds d'eau à cet endroit, l'attelage y sombra 
presque aussi t6t. 

'TreSné Roy, fils de Cynl le  Roy et de Marie Buteau, 
ainsi que Williain Morin, fils d'Ovide Morin et 
d'hnanda Pender, se noyèrent, emportés par les flots. 
Le premier fut retrouvé vers minuit le samedi soir ; 
quarit a l'autre, il fut repëchk tdt le dimanche matin. 

Georges Couture, fils de Vénémnd, eut la chance 
de s'agripper, tout trempé et gelé, à un bloc de glace 
et à s'y maintenir pendant près d'une heure avant qu'on 
puisse lui porter secours. 

La force des flots n'a de respect pour personne. 



Bci ,  au Québec et au Canada, on a eu une peur 

bleue du « bogue >> de I'an 2000. Plusieurs croyaient 
qiie les ordinateurs ne fourniraient plus les dotmées 
iiécessaires pour activer les services essentiels comme 
l'électricité, l a  télé, les services bancaires et bien 
d'autres. 

I l  y a CU plus de panique que de mal. Nous s m e s  
restés bouche bée, constatant que tout avait fonctionné 
normalement, et que la peur nous avait fait oublier 
qu'on aurait du fêter ce grand événement comne 
plusieurs autres pays l'ont fait, de façon grandiose. 

La pliis savoureuse des définitions du <( bogue » 
de !'an 2000 fut donnée par Lin élève de 2' année dc 
l'École du Bac : « C'est quand tous les ordinateurs 
" pètent "en même temps. » 

Toutefois l'église de Saint-Lambert ne voiilait pas 
laisser passer un tel événeinent sans en laisser une 
certaine marque. 

A Rome, et dans le motide catholique, s'ouvrait le 
(< Jubilé dc !'ai 3000 >>, àu 25 déceinbre 1999 au 6 janvier 
200 1 .  

Le Conseil de pastorale et les marguilliers vou- 
laient que, pendant toute l'année jubilaire, « L'Ange 
annonciateur 1) puisse nous crier : VIVE LA VENUE 
DE J ~ S U S  P .  

Jacques Pelletier, marguillier, a rencontré Bernard '- 

Cartegnie, propriétaire de l'usine Métal Bernard inc., 
pour lui demander de préparer iine effigie en mktal de 
I '« Ange à la trompette » de grande dimension. C'est 
généreusement et gratuiteinetit qu ' i l  a acquiescé a sa 
demande. 

Denis Drouin a émaillé cetle effigie el  c'est dans 
la remise de M. Pelletierqu'avec Richard Aubé, Jean- 
Paul Bédard, Noël Boutin et Adrien Boutin i l s  orit 
installé le nibail de lumière. 

Ce sont les pompiers de Saint-Lainberî qui ont 
fixé l'ange dans la grande fenètre de la façade de 
l'église. Fernand Roy en a fait les raccordements 
électriques. 

En I'an 2001, le même ange annonciateur nous 
redit : << PAIX SUR TERRE Eh! JESUS >). 

À chacune des n-iesses de Noël, cellesde 17 II, de 
2 1 11 et de minuit, les paroissiens ont été invit& à se 
rendre a l'extérieur. C'est au son des cloc11i.i; ct des 
applaudissements qu'on a illutiiin@ l ' < <  Ange à la 
lrornpette ». 

%i l'année d u  Grand Jubilé de I'an 2000 a été 
bien soulignée par son ouverture, i l  ne faut pas oublier 
que le passage à I'an 2000 le fur aussi. 

Il  y eut une messe a minuit. A cette occasion, la 
fabrique avait fait sculpter deux caurs en bois a Saint- 
Jean-Port-Joli, lesquels, par la suite, ont été dores. 



A I intérieur de ces murs  furent insires les noms 
des paroissiens et ceux des étudiants de I'élhentajre 
ainsi que les timbres de l'année et les pièces de mon- 
naie. Des personnes ont notC leurs souhaits et leurs 
vaux pour le nouveau siècle. Ces ceurs ont étk pla- 
cks en dessous des vitraux des saints ceurs  de Jésus 
et de Marie. 

11 a été souhaité qu'en l'an 2025, on en regarde le 
Contenu. 

3usqu1eo 1965, il n'y avaitqu'un Conseil de mar- 
guilliers pour l'administration temporelle de la fabrique. 

Concernant la pastorale, c'est le cure avec qiiel- 
ques personnes qui en faisaient l'orientation. 

À partir de 1965. notre archevéque, le cardinal 
Maurice Roy, crée I 'obligation d'avoir un Consei I pa- 
roissial de pastorale (CPP). 

C'est aussi l'tpoque de la mise sur pied de diffé- 
rents services de préparation au baptême et au mariage 
ainsi que le Service d'initiation à la vie cluétiei-ine. 

Les comités de liturgie fonctioilnent bien et les 
chorales se multiplient. 

Avant les années 1960, il n'y avait qu'une seule 
chorale dans les paroisses q u i  « chantait » la grand- 
messe et les vêpres. Aus messes lues, i l  n 'y avait pas 
de chant. Beaucoup de chorales se sont fomkes, ainsi 
que des animateurs. 

I r -  raiigée : an rie-Marie Aiciderru, ThBi-?SE, L. Moi.iii, 

Y\:~'tte R ~ ~ ~ ~ I % I I I  ci Ai î i~e  Qi.lit.ion : 
2' rnnp& : itlnrcel Poiré, Mai-tin S I - A  inunt, clrr.9, 

Roger l/nillu?tcoi~rr et klario Honie 

c ' e s t  un comité de chrétiennes et de clirétiens 
qui porte, avec le cwé, le souci de l'éducation de la foi 
dans une paroisse. 

11 y a deux coriseils obligatoires dans une paroisse : 
le Conseil des rnargiiilliers et le Conseil paroissial de 
pastorale, dont le décret remonte au 27 janvier 1986. 
Ce dernier devient corespurisable, avec le curé, de 
I 'animacion chrétienne de la communauté. 

31 a pour sa pari la responsabilité de préparer les 
offices lihirgiques tout ail  cours de l'armée et spécia- 
lement dans les temps forts de l'année : temps de 
I'avcnt et temps de Pâques. 

- - .- - -. --- y - .  - -- - -  -- 

Le Conseil des ~nargrrilliers. Le Comité de lirul-gie. 

Roger Vuii1n1icotit.r. Jacqlies Pintire, Yvuii LeBla~~c, 1'' ru~tgée : Il i l i~e-Mn~.ie  ~Vadeuu, ~tfivriti  SI-.4ntant. 

Diane Tiii.in~I, Murtiil SI-Anicinr, A i i i ~ e  Q~(irioi7, Cloitde Carrier el Aline Lehoiix ; 2 ixngée . SyIvie 
kIario Gagnon et Jean-Luc ~ ~ d e n t l ,  sen~étaire. Lelnoy, Louise Pedei ie~.  el Alberline B.-Plante. 



a v e c  !'engagement der chrétiens nu sein de la 
cominunaiite chrérienne, des personnes s'offrent poiir 
rencontrer les parents qui demandent le bapt.èn~e pour 
leurs enfants. Avec les parents, ils voient comrneni 
vivre Ic baptême pour que leurs enfants grandissent - .  - -- - -- - -. - 

Lcs I~~~-IIE.v!I~c~.~. 
dans la foi. 

SERVICE D'I~ITIATLON A LA VJE CHRETIENNE Mireille Desrochers, Cloé Labonté ,  Jean-Yves 
Lemieux, Jean-Eudes Rouleau, Gaëtan Goulet, Enti~e 

@liant au SCX-V~C~ d'initiaiioi~ 6 la vie chrétienne, Nadeau, Claude Bergeron. 
ce sont des chrétiens engagés qui préparent des pa- U I I ~  autre chorale, Les Ménestrels. anime une 
rents catéchètes poiir l'initiation aux sacrements du messe dominicale où des od cornPo- 
pardon et de l'eucharistie. II y a aussi des animateurs sés a mis en musiqiie par ou de ses membres : 
pour iine aniti~ation postsacramentelle. 

Francine Drouin, direcûice ; Clément Girard, or- 
ganiste ; Geoffroy Lamarche, pianiste ; Yvan Leblanc NOS CHORALES 
et Cédric Gigiière, guitaristes ; et les chantres : Ni- 

a l l e s  sont prkcieuses, ces personnes qui alimen- 
tent la beauté des offices par les différentes mélodies 
qii'elles nous interprètent. 

La chorale paroissiale, tout en animant une rnesse 
dominicale, se rend disponible pourexécutcr le chant 
aux funérailles : 

Sylvie Letnay, directrice ; Colette Bourcier, assis- 
tante directrice ; Clément Gourgues, organiste ; ainsi 
que les clianires : Florence Parent, Siizame Lemieux, 
Siinone Gagnon, Yvette Bergeron, Marthe Godin, 
Carmen Buteau, Huguette Lacasse, Lynda Gcnest, 
Laurie-Anne Dumont, Marie et Sarah Lévesque, 

cole Dion, Micheline Drouin, Carole Drouin, 
Jeanne-Mance Cormier, Édit11 Buteau, Louise Pelle- 
tier, Diane Thibodeau, Micheline Morin, Josée Morin, 
Sylsie Coutiei; Sabrina Larochelle et Solita Davidson. 

C'est un irntnense service que ces deux chorales 
rendeni à la communauté par les nombre-uses prati- 
ques qu'elles s'imposent, avec le souci de bien exécuter 
les mélodies. 

Des animateurs de chant s'offrent également pour 
que les célébrations liturgiques soient rehaussées. 

Une chorale de jeunes de l'élémentaire est mise 
sur pied pour quelques fêtes au cours de l'année : 

- - -. -. - -  

Lo chorale des j c u ~ ~ r s .  



1 ,  - .  
' -  " !-, *, - l , -1  j7-, !-, ,? : 7 ,-! ,a 

i; .- - . - 

'II 

Danielle Noël, responsable, assistée de Caroline 
Larochelle, Josée Labonte et Anne-Marie Nadeau ; 
les chantres : ~ a r i e - È v e  Girard, Jessica Doyon- 
Grondin, Marie-Lou Topping, Xavier Labonté, Héléna 
Routhier-Lacroix, Katherilie Mar-tineau, Josiane 
Plante, Kassandra Therrien-Boisvert, Stéphanie 
Drolet, Maéva Nadeau, Cindy Plante, Justine Girard, 
Mireille Desrosiers, Mari lyn Rouleau, Lorie-Anne 
Dumont, Stephanie Malaison, Florence Dumonl, 
Stephanie Lefebvre, Caxoline Ouellet, Cindy 
Lamontagne, Mélanie Bernier, Kathy Martcl, Sabnna 
Morin, Isabelle Gagné, Claudia Hébert, Joanie Buteau, 
Amélie Comeau-Bergeron, Graziella Nadeau, Tonuny 
Labonté, Marie Lévesque, Roxanne Lefebvre, Annick 
Mercier: Cloé Labonté. 

Saint Pie X disail que « chanter était prier deux 
fois P.  Quel honneur pour tous ces chantres de savoir 
qu'en plus d'etnbell ir les liturgies, l e m  voix résonnent 
plus profondément dans le cceur de Dieii. 

De nombreux organistes, directeurs ou directri- 
ces de chorale et chantres se sont succédé avec les 
mêrnes sentiments de faire prier sur de la beauté. Nous 
nommons des noms, tout en nous excusant d'oublier 
des personnes qui ont rendu d'immenses services a 
l'Église : 

Musiciens : Eugine Robitaille, Marie B. Robitajlle, 
s a u r  Jeanne Tlîérien, Rollande LabrieRoy, Rjchard 
Pelcliat, Louise St-Hilaire, Michel Grenier, Clémetit 
Goiirgues. 

Directeurs : Joseph Carrier, Philippe A.  Roy. 
Noëlla Gagnon-Drouin, Colette Bourcier, Brigitte St- 

Laurent, Sylvie Lemay. 

Chantres : Philippe A. Roy, (65 ans), Fernand 
Lavernie (68 ans), Rolland Lavertu, Damase Breton, 
Josepli Charron, Armand Deblois, Pierre Gosselin, 
Philippe Gosselin, Édouard Gosselin, John Freeman, 
Jeaii-Luc Nadeau, Albert Parent, Lorenzo Carrier, 
Georges Boutin, Pierre Martel, Fernand Plante, 
Renoit Bisson, Fernand Bisson, Raymond Bisson, 
Joseph Godin, Omer Godin, Jean-Yves Lemieux (50 
ans), Réal Drouin (50 ans), Roch Rouleau, Bertho 
Lavoie, Georges Trottjer, Denis Couture, Égide 
Dalziel, Famille Gabriel St-Laurent, Adrien Foimier, 
Omer Côte. 

T ' idée  de fonder un Cercle des Filles d'Isabelle 
à Saint-Lambert-de-Lauzon germait depuis quelque 
temps déjà quand, en 1993, elle se concrétisa. 

Après Ics procediires habituelles, des femmes de 
la paroisse faisant partie des cercles de Chamy, Saint- 
Roinuald et Saint-Étiemie se réunirent pour procéder 
a cette fondation. Quelques Filles d'Isabelle, initiées 
ailleurs, se soiit aussi inscrites a Saint-Lambert. 
D'nutres compagnes initiées cette même armée per- 
niirent cette réalisation. 

C'est le 17 octobre 1993 que le Cercle Marie- 
Chslaine fut officiellement formé sous 1 'œil bienveillant 
de Claudette Vactiori, régente d'État ; trente membres 
en faisaient partie. Dotmé en janvier 1994, le numéro 
du cercle est 1383. 

Le ,orelnier coirseil était coriiposé de : 

Régente : Ghislaine Lemelin ; 
Aumônier : M. l'abbé Réal Landry ; 

Vice-rkgente honoraire : Rosa Gourde ; 
Ex-régente lionoraire : Camen Blancliet ; 
Secrétaire arcliiviste : Lucia Vaillancourt ; 
Secrétaire financière : Angèle Vaclion ; 

'Trésorière : Camen Gaglion ; 
Chancelière : Nel lie Rouleau ; 
Gardienne : Laurene Routhier ; 
Vérificatrice : Lilliane G. Gagnon. 

Nous devons des remerciemeiits aux Chevaliers 
de Colomb qui nous ont parrainées dans celle initiative. 

13n dix ans d'existence, trois régentes ont accepte 
ce poste : Ghislaine Lemelin, Angèle Vachon et Lucia 
Vaillancourt ; noils soinmes maintenant trente-neuf 
membres. 



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

Deimarit : Lrrut,elte Cnnf i j i .  Lucin Cogné. 
Georgerr~ Pelletiei. et 7'licjrè.re L Morin ; 

dt.rr.i&rc : Helirierre Parent, Nir.o!e  miv ville, 
Agafhe Dni-rphin el A17gèle Yacho~i. 

I I  faut souligner que tihislaine Lemelin fait [nain- 
tenant partie du cercle d9Etat à titre de vice-régente. 

L'euvre pliorilaire des Filles d'Isabelle cst de 
seconder physiquement ou monetairement l'Église dans 
son travail apostolique. 

L'Ordre des Filles d'Isabelle est un mouvement à 
cal-actere religieux, reconnaissant une seule foi ct une 
seule Église, chaque membre étant apte A travailler 
dans l'Unité. I'Amitiéet la Charité. 

Conseil Nn 9820 
Saint-Lambert-de-Lauzon 

1958 -- 2003 
1 5' ailniversaire 

L'histoire des Chevaliers de Colomb A Saint- 
Lambet-t-de-Lauzon a débuté en ! 972 par la formation 
d'un comité de paroisse, car la plupart des Chevaliers 
.i cette époque étaient membres du Conseil No 298 1 
de Saint-Romuald. Les principaux responsables de la 
formation de ce comité ont été les frères Giistave 
Topping, Jean-Guy Morin, Marcel Dumont et Claiide 
Labbé. Ces derniers ont été assistés des fréres Alexis 
Parent, Xavier Gosselin, Albert Vachon, Roland Roy 
ci Alexis Lemieux. 

Les présidenrs qui se sont succédé a la tete de ce 
comitk ont été les frères Gustave Topping, Claude 
Labbé, Jean-Guy Morin, Jean-Claude Roy, Marc- 
André Roy, Gérard Labrie, Roger Vaillancourt, Pierre 

Martel, Roland Lavertu, Jean-Marc Therrien, tg ide  
Dalzicl, Rolland Plante, Ghislain Aubé el Jean-Guy 
Vachon. 

En 1986, à la demande du député d'État Marcel 
Ciignac, le Conseil de Saint-Romuald, par l'entremise 
du Grand Chevalier Roger VaiIlancourt, fait la demande 
polir la formation d'un conseil local. C'est le clépute 
de district No 20, le frère Gaston Lacasse, qui fut res- 

ponsable des démarches pour la fondation du Conseil 
No 9820 Saint-Lambert-de-Lauzon. Notre charte fut 
émise en mai 1988. Étant donné la foimation de nou- 
veaux conseils sur le territoire, le secrétariat d'État a 
créé le district NV4 dont font partie les conscils de 
Saint-Lambert-de-Lauzon, de Saint-Isidore et de 
Charny. 

Depuis 1998, le district NO74 a été redivisé comme 
suit : Conseil de Cliamy, Conseil de Saint-Nicolas, 
Conseil de Saint-Rédempteur, Conseil de Saint- 
Étienne-de-lauzon et Conseil de Saint-Larnberf-de- 
Lauzon. Les députés de district qui se sont succédé 
ont été René A.rsenault, Roger Vaillancourt, Aimé 
Drapeau, Marcel Poiré, Roger h~larcoux et Jean- 
Claude Raymond. 

II est bon de souligner que notre drapeau nous fut 
remis pcieusement par nome Conseil parrain de Saint- 
Romiiald NO298 1 .  

Les Grands  Chevaliers q u i  o n t  é t é  en poste 
depuis la fondation du Conseil nn9820 sont : 

Jean-Guy Vachon 
Jean-Marc Therrien 

Rolland Plante 
Marcel Poiré 
Mario Houle 
Gilles Lc'gwe 
h d r é  Bureau 
Kogcr Va 

Claudc B 

illancourt 

ergcron 

L'esbcutif actuelle 
comme suit : 

ment el n poste sc compose 

Claude Bergeron, Grand Clievslier ; 
Albert Lacasse, député Grand Clievalier ; 
l'abbé Martin St-Amant, aumônier ; 
Richard Albert, chancelier ; 
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Gilles Légare, cérémoniaire ; 
Claude Carrier, secrétaire archiviste ; 
Marcel Routhier, secrétaire financier ; 
Gérard Nolet, trésorier ; 
Robert Morin, avocat ; 

Gemain Camer, syiidic f Il ; 
Florian Bélanger. syndic (2) 

Albert Drouin. syndic (3) ; 
Jean-Yves Tunnel, seiituielle . 
Benoît Bisson, sentinel le ; 
Yvcs Dubreuil. sentinelle ; 
Jean-Louis 1 

Roger Gobe 
Roger VailInncourt, ex-Cirand L'licvalier ; 

Jean-Claui hict No 74 

,cmieu7 

il, portt 

r. sentine 
:-drapeail 
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NOUS avons aussi onze cornIIes ae services pour 
une meilleure efficacitil. de notre Conseil envers la 
communau té paroissiale qui lie plus en plus s'implique 
pour le bien de tous. Depuis quelques années, noiis 

distribuons cliaque année entre trois et cinq inille 
dollars pour les cleuvres locales et régionales (pasto- 
rale, jeunesse, aînts, etc.). 

% Mouvement des Fernies cbrétinines est un 
mouvement d'action catholique qui vise & rkaliser les 
objectifs suivants : 

O:+ aider la Femme a mieux remplir au seiii de la fa- 
mille ses responsabilités de mère et d'kpouse ; 

.:a promouvoir le service des autres dans les divers 
secteurs de la vie paroissiale ; 

a développer le culte personnel et familial dans lcs 
événements de la vie et en relation avec la cCIé- 
bration paroissiale de l'eucharistie. 

21 va de soi que notre nmuvernent encourage ses 
membres a apporter leur collaboration aux divers or- 
ganismes et services paroissiaiix. 

Foi~dé a Saint-Lambert, le 6 juillet 1 958, sous le 
nom de Les Dames de Sainte-Anne, c'est en 1966 
que h4P Lionel Audet, alors évèqueau>üliaire &Québec, 
a voulu domer une nouvel le orientation et régiemen- 
ter ce regroupement de daines de nos paroisses. 
Depuis ce temps, notre organisme porte le nom de 
Mouverneri t des Fernnies cliré tiennes. 

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

Pkorogrophie prise le 16 ociobre 2002, lors de lo rr;irniori de i 'exkcur i f :  forts ces ~nernbi,es sor~r rrès inipii- 
qriés. De gauche 13 di-oire, dcboi~r : Roger I/nillai~coiri-f. h.l~r~:cl Poiré, Jenri-Yves Tiri.~riel. Benoii Bisso~i. 
Marcel Roiilhisi: Albevi Drouiii, Gei-tnain Cni-riet: Gérard Nole(. Cluitde Carriei; Rollond Plante. Yves Ditbreiril, 
Aiidré Burea f r ,  Roger Gobeil, itlrrrio Noiilu. Fiorian Bélnngoi. 6 t Robs~-r Moriti . n.ssis : Gilles Légoré, Jeon- 
Clrriidr Rai'r~io~ld. Clciilde berge roi^, Richard Albei-r er A?bei.r Lncasse. 



- -- -. -- - -  - - 
1 , .  iurigee : Ji.~lri,rre I.: CJlribot, Tl?éi.kse L. ~Morin.  

H ~ t g z r e i t ~  G. Lncoss~  et , i!berrirte B.  Plnr~re , 
," rnngée : Yvcfir C. B~rgeroi~,  ib!~i.ie-Lritrre F 

rJ?rhodeoi.i, Irinn L .  Lnboiité. Isabelle L,  Ler~iuy er 
Étiirh L.  Poii-é. Absente, Hugirerre L.  Lehoi.1~. 

Le MFC de notre paroisse compte aujourd'hui 
83 membres. C'est im inouvernent stsucmré qui fonc- 
tionne localement et fait partie de  la Fédération 
Lévis-Lotbinière. Toutes les fédérations sont affiliées 
à la I-'édération nationale, sous le patronage de sainte 
A m  Ihie denos membres, Hugiiette Lacasse-Lehoiix, 
œuvre depuis douze ans au sein de la Fédération 
Lévis-Lotbinière. 

Cliaque année, un programme d'action différent, 
déterminé par les membres du National, est présenté 
aux fkdérations diocésaines, qui le transmettent aux 

resl>onsablcs locales. Cela permet à chacune des 
membres de mieux comprendre ct faire connaitre La 
Fnmilie Chrkiielans, une  revue qui  nous parvient 
quatrc fois par année. 

Le M'FC rend hommage aux pionniéres qui ont su 
donner à notre rnouvernenr l'élan nécessaire qui nous 
permet de poursuivre notre action dans I'uriité et le 
respect. 

X e  3 mai 2003, nous Etions deux grands ivene- 
rnents : le 30' anniversaire de fondation de notre Cliib 
de l'Âge d'or ainsi que le 15W de noire paroisse. 

C'est à l'automne 1973 qiie lemré Eugéne Garant, 
lors d'une réunion des Femmes chrétiennes, leur a 

-- .- .- .- - - - 
Le consi1il d 'ridtniiristi.nfirirz uc,ltcei. 

1"' i.oi~gee . Lucille Dubk Plaitte, prksidente. Noei 
Bacol~, vice-yrésidenr. Rita Droiiin. secrérrrir,e ; 
7'' rangée : Laurerre Côié. oriri~itiisirari-ice, Rolierl 
Bolifin, administi-ureitr; iWatgtrerire Boiriin, tr't;.co- 

riere. 

demandé de faire quelque chose qui resterait dans la 
paroisse. La prksidente di] moment,  Suzanne 
Rhéaiirne, va demander à son pkre, Laurendcau 
Rhéaumc, alors président dci Club de l'Âge d'or de 
Scott, de venir leur expliquer les avantages d'implan- 
ter ce mouvement pour les aînés dans notre paroisse 
et de les encourager à fonder ce club ; les Femmes 
cl~rétiennes acceptent de s'en clîarger. 

Une réunion est convoquée par le curé et une cen- 
taine de personries assistent à cette soirSe ; un conseil 
est alors formé : Alphonse Roy, président ; i'vi'" Alfred 
Landry, vice-présidente ; M"" Antonio Cantin, secré- 
taire ; M1n'9amase  Breton, Edmond Bouffard, 
Lorenzo Carrier, Léo Bisson et M. Paul Laflamme, 
directrices et directeur. Sous le mandat d'Alphonse 
Roy, qui a duré trois ans, des ré.unions se tenaient tou- 
tes les semaines, puis tous les rnois. C'est également 
sous sa présideilce que s'organisèrent les premieres 
soirées dansantes. 

D'autres présidents et présidentes se sont succédé 
soit Lucien Robitnille, Mlne Antonio Cantin, Nellie 
Rouleau, pendant treize ans, et Hcnrjerte Parent, pen- 
dant sept ans. Lucille Dubé Plante a été directrice 
pendant un an et est présidente depuis cinq ans. 

Depuis trente ans, le Club de l'Âge d'or de Saint- 
Lambert se veut une association de rallieineni pour 



i 
Les ex-présidents 

les personnes du îroisième âge. Les piomiiers el les 
pionnikes ont ouvert des liorizons en regroupalit bon 
nombre de personnes pour qui la solitude et l'isole- 
ment faisaient partie du quotidien. 

Aujourd'hui notre Club est très actif et compte 
plus de 450 membres. On peut y adhérer dès I'àge de 
ciriquante ans. Différentes activités sociales sont or- 
ganisées au Centre municipal et des soirées sont 
animées par d'excellm ts musiciens. Les activités Vic 
Active et Brochette Santé sont. cette année, sous la 
responsabilité de Noël Bacon. Des parties de cartes 
sont organistiies ainsi que des repas à diverses occa- 
sions où des musiciens amateurs se produisent 
bénévolement pour la plus grande joie de nos mem- 
bres. II y a aussi des cours d'lnternet et d'anglais. 

Lcs congrès au~xquels ont participé nos membres 
se sont révélés benkfiques et ont permis aux gens du 
troisiè~ne âge de s'informe~ et de voir leurs demandes 
et leurs revendications acheminées au palier gouver- 
nemental concerné. Toiit ce chemin parcouru a porté 
fmit et ce n'est pas fini. 

Nous profitons de l'occasion pour rendre Iiom- 
mage à tous les membres des conseils d'administration 
qui se sont succédé depuis le dkbut et qui ont fait preuve 

, ,  . , _ 7 . - -  
. 1 -' i 

1 '  

1 

da dévouement et de reconnaissance erivers leurs ' 

béiiévoles. Bon 15W a tous nos membrcs ! 



% mulisme est un mouvenient éducatifqui vise dtcida de mettre en pratique ses iddes. En 1 907, il 
le diveloppement physique, psychologiqiie ei spirituel 
des jeunes. L'apprentissage se fait par le jeu, la iia- 
ture, l'équipe, l'engagement et la  fête. 

Le scoutisme est ne de 1' imagination d'un général 
anglais, Sir Robert Baden-Powell. Au dkbut de sa 
carrière militaire, i l  a écrit un livre pour !es soldats sur 
la inaniere de suivre la piste, de traquer et de v i n e  
en plein air. II a intitulé son livre Aids lu Scoitting. 
Baden-Powell ne se rendait pas compte, quand il a 
écrit ce lime, que les idées qu'il contenait seraient mises 
en pratique quelques années plus tard. Pendant la 
grerre des Boers, Baden-Po~lell défendit avec suc- 
cès une ville clé, Maceking. Badeii-Powell rentra en 
Angleterre comme un grand héros, partour acclamé 
par les foules. Sa renommée avait amené les garçons 
à lire et a utiliser le livre qu'd avait écrit pour les sol- 
dats. Comme Baden-Powell était soiivent appelé, i l  

rassembla un groupe de garçons venant de différents 
milieux sociaux sur I'ilc de Brownsea pour le premier 
camp scout. 11 constata alors que les garçons avaient 
soifd'apprendre les choses qu'il appelait « scoutisme H. 
Sa femine, Olavc St-Clair, fait de nGme en 191 O avec 

des groiipes de filles. 

A u  Québec, les activités de scoutisme avec les 
garçons débutent en 1926 et avec les tIlles en 1928. 
A Saint-Lambert, c'est en 1 98 1 qu'ui~ premier groupe 
de bénévoles et de parents se réunit et décide de lan- 
cer le inoiivernent. Le conseil d'administration 
fotidateur est composé de Roger Lamothe, prksident ; 
Louise Bernier, vice-présidente ; luditli SL~ickrnan, tré- 
sorikre ; A n n  Anderson, secrétaire ; et Rolande 
Santerre, chef de groupe. À cette époque ori retrouve 
des jeunes de 9 à 14 ar-is : louveteaiix, jeannetil,::. ;clai- 
reurs er guides. En 1988, un nouveaugroupe s'ajoute, 



la prerniere branche tnixte des castors, 7 et 8 ans, est 
lancée dans la zone Rive-Siid-Beauce par Marie-Josée 
Plante, Sylviane Béchard et Rita Courchesne. 

En 1989, le jury de concours pour le clioix d'un 
logo retient ceIui présenté par Nicolas Courchesne. 
Ce logo sera par la suite intégré comne badge au cos- 
tume des scouts de Saint-Lambert. En 199 1, lors du 
10e anniversaire de sa fondation, le rassemblement 
réunit sur le site de Jeunesse du Faubourg fous les 
adultes bénévoles et les jeunes du groupe depuis sa 
fondation. Près de 150 personnes participelit à la 
rencontre. 

Le groupe scout s'incorpore en noveinbre 1992. 

Le conseil d'administration de 2002 est compose 
de Renaud Labonté, président ; Jean Bégin, vice- 
président ; Sylvain Coueme, trésorier ; et Clianral 
Breton, secrétaire. Réjeanne Sélesse est responsable 
de la spiiitualjté. 

Coii texte 

%a loi provinciale 1 18 concernant la religion i 
l'école est venue chambarder bien des choses dans Ic 
domaine scolaire. DOIIC, depuis jziillet 2000, nos écoles 
ne sont pliis confessionnelles, c'est-à-dke qu'elles ne 
portent plus dans nos paroisses le titre d'écoles catho- 
liques. Chez nous, I 'enseignemeii t religieux catholiqzie 
se donne à raison de deux périodes sur un calendrier 
de neufjours. L'animation pastorale, où l'on pouvait 
mettre sur pied des parcours de réflexioti ckretienne 
et d'engagement, a disparu complètement depuis 
septembre 2002. 

L'ai~i i t iat io i~ pastornle peut-elle co~ttitziiei- ? 

Des parents ont mis sw pied un premier parcours 
de vie chrétienne et d'engagement pour les jeunes du 
primaire Les brebis de Jésus. 

Ce mouvement est né du cceur d'une religieuse, 
sw.r  Jocelyne Huot, s.f.a., le 28 avril 1985. 11 s'agit 
d'un chemin d'évangélisation pour les jeunes de 6 à 
12 aris sous la conduite d'un adulte, appelé berger. 

Son logo représente une brebis ~oumée vers la 
source d'eau vive qu'est le mur de Jésus ouvert pour 

- 
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nous sur la croix. « Viens, Jésus, tendresse pour la ' 

terre >), telle est l a  devise dii mouvement. 

[ I  y a des groupes d'âges di fferents. Les agnelets 
~ i o u i  les moins de 6 ans, les brebis de Jésus pour les 
6 à 1 2 ans, les pastoureaux pour les 12 à 15 ans et les 
fraternités de Marie-Pasteur pour les 1 6 ans et plus. 

.4vec l e  temps, d'autres parcours d'évangélisa- 
tion seront mis sur pied pour que nos jeunes puissent 
s'évangéliser afin d'être des apotres inconditionnels 
de l'amour de Jésus, pour eux-mèmes et pour les 
autres. 

g v e c  l'amvée des rnédias, radios et journaux, 
ainsi qu'avec l'ouverture des chemins en hiver, les 
sorties se font plus fréquentes. 

I,e systeme scolaire a été restructuré. On y a 
ajouté des sciences, de l'histoire et de la géographie 
de façon plus poiissée. Les prières et I'enscignement 
religiei~x ont pris moins de place.. . et la pratique reli- 
gieuse s'est faite moins exigeante. 

Ilans les ani~ées 1960, avec la Révolution tran- 
quille, les écoles de raiig ont fermé leurs portes et le 
coiirs elémeritaire ne s'est enseigné qu'au village. Le 
mjet pour les plus éloignés s'est effectue par auto- 
bus. Des écoles  secondaire.^, dites « polyvalentes », 
ont reçu ilos jeunes avec des proprnn~es performants. 
La préparation aux hautes études était enclenchée. 

L.a rivolution s'est accomplie aussi au niveau de 
la religion. Ce qui était tenu pour sacré se désacrali- 
sait lentement ; ce qui était obligatoire donnait sujet a 
discussion. 

L,e Concile Vatican IT (1 1 octobre 1962 - 8 décem- 
bre 1 965) remettait aussi les pendules a l'heure. La 
religion n'était plus une question d'obligation tatillonne, 
inais d'amour et de reconnaissance envers son Dieu. 
Celui qui reconnait venir de Dieu et retourner à Dieu 
s'oblige à lui rendre le ciilte qui lui est dû. 

Nous sommes fiers denos églises qui ont été biities 
par la foi de nos ancêtres, ou chacun a posé sa pierre, 
se croyant solidaire avec tous les a u k s  qui priaient et 
sei-vaient leur Créateur. 



Quand vous regardez les pierres de notre église, 
sacliezqu'elles ont été extraites de nos champs avec 
un (( arrache-pierres » rraîrié par des chevaux pour 
2: .  e déposées dans des granges où des cailleun ct des 
manœuvres bénévoles les ont caillées pour q~i'elles 
s'imbriquent les unes dans les autres. Ce travail réa- 
lisé dans la foi et la prière signifiait I'unité el I ' h m o n i e  
souhaitées dans la paroisse. 

LA RELIGION : UN H~?RITAGE A CONSEK\?ER 

ou UN PATRI~IOINE A ABANDONNER ? 

%LI début de la paroisse, les lieux les plus impor- 
tants et les plus fréquentés ktaienr l'église et !'école. 
Les nouvelles d'importance étaient transmises par le 
curé ail prône du dimanche. 

Il fallait ti-availler très fort pour arriver à faire vi- 
vre l a  famille, qui était presque toujours nombreuse. 
Con-i.me il y avait, vers 1900, au-delà de 200 cultiva- 
teurs pour uiie population d'environ 1 200 âmes, on 
finissait par bien manger, sans toutefois que l'argent 
liquide remplisse les poches. 

Les moyens difficiles de communication ralentis- 
saient les sodies, siirtout en hiver, ou chacun des 
cultivateurs, dans les rangs, devait entretenir son bout 
de cliemin. 

N'ayant rien d'extérieur pour se disrraire, il deve- 
nait plus facile de servir son Dieu et de se donner a sa 
f ~ l l e .  

Les geiis fréquentaient régulièrement l'église pour 
la prière et les sacrements. Comme les temps étaient 
très durs, la religion aussi était exigeante. On parlait 
plus du péché et de l'enfer que de vertu et d'amour 
miséricordieux du Seigneur. Et comme pliisieurç vi- 
vaient dans la crainte de ne pas gagner facilement 
leur sal.ut éternel, i l  y avait lesjours dejeune et d'abs- 
rinence : se priver de nouinture et ne pas manger de 
viande les vendredis. Pendant le temps di1 carême, 
on ajoutait une aiitrejoumée maigre : le mercredi. 

ration de nos offenses et à toutes les intentions pour ' 

lesquelles voiis vous immolez contin-uellemçnt sur 

l'autel. Je vous les offre en particulier pour I'intention 
génkale de ce mois et pour l'intention missionnaire. » 

Le catkchistne, pour qu'il soit bien retenu, était 
composé de questions et de réponses qu'il fallait ap- 
prendre par carur, ainsi que les prières régulières 
récitées a la maison pour la prière du soir. Le caté- 
chisme éciité a11 début du sikle compmait 5 08 questions 
et réponses. Pourquoi apprendre par cœur ? Afin 
qu'on ait un bagage de  connaissance assez global des 
devoirs d'un bon chrétien, vu que les études s'arrê- 
taient pour plusieurs après avoir su lire. écrire et 
compter. Comme il fallait des bras >) sur la ferme, 
les enfants n'usaient pas leur fond de culorte sur les 
bancs d'école. Et apprendre pour ne pas se semir de 
ses études menait a quoi ? 

CATECHISME 1 

L'ÉGLISE 
CATHOLIQUE 1 

Édition définitive 
a U e G  

f/11i(1[ [/t7 l ~ r l / o - e  

L'école avait aussi ses exigences de prière et d'en- 
l 

seignement ; a u  débiir des classes du matin et de 1 ~ ~ ~ T l l h l o ~ / c e r f /  FLEURUS-MAME 1 cEcc 

par le ceur immaculé de Marie les prières, les euvres, I 1 les joies et les souffrances de cette journée, en répa- 

l'après-midi ainsi qu'après c l ique récréation, on ré- 
citait la prière : << Divin cœur de Jésus, je \jous offre 

Cr  noiivcitu cot+chioma. u y v r o i i i r :  11nr I r  P.W J ~ ~ ~ - F ~ U I  1 1  
Ic I l  ocrobrc I W i  aura tinr r&act iur .  dCf%nirive polir 
Ir Litana ..rr lostt: 3 1  ,"nt i r . , , ~  >ahy ÿrticlr.*. 



A l'église, les fêtes d'obligation se suivaient les 
unes les autres : le jour de l'An ( 1 "  janvier) ; l'Épi- 
phanie (6 janvier) ; l'Annonciation (25 mars) ; les Jeudi 
et Vendredi saints étaient respectés scrupuleusement ; 
1'Asccnsion (toujours un jeudi) ; fète de saints Pierre 
et Paul (29 juin) ; l'Assomption (15 aofit) ; la Toussaint 
(1" novembre) ; I' Immaculée-Coi~ception (8 décem- 
bre) ; Noël (35 décembre). 

Pour que les enfants n'oublient pas leur caté- 
chisme, il y avait I'enseigneinent par le ciiré après la 
messe dominicale en certains temps de l'année. Plus 
tard, il y eut l'enseigilement plus systématique par : 
« or1 rnarcliait au catéchisme ». expression colorée pour 
montrer que tous les élèves de 6' année, pendant qua- 
tre semaines, avaient un enseignement suivi de la 
doctrine chrétienne donné par le ou les prêtres de la 
paroisse. Tous les ttudiants de la paroisse s'y ras- 
semblaient et plusieurs avaient un long trajet à 
<< marcher ». C'était en vue de leur profession de foi, 
qui &tait un peu le reiiouvellement de la confirmation. 
Ce sacrement sc donnait quand l'év2que faisait sa vi- 
site pastorale dans la paroisse tous les quatre ans. 
C'est dire qu'on pouvait être confinné en I année. 

De quoipouvait-on se souvenir ?... 

/ il faut. s'il est pos~il i lc,  sc caohrcr  a p r h  cha ue 
pCchC mortel. c 'est  le meilleur moyen de n'y 711s 
retornbcr. ou ait nioins d'en diminuer le norngre. 
I I  est ires dangereux e l  i rb mallicurrui; dc vivre 
cn Glar de ~iéclié morlcl ,  puisque ln mort peut 
iiour iraplier a chaque  inrtenl.  e t  quc tout cc quc 
nous faisons en étai dc piché mortel csi xans 
méri ic pour Ic ciel. La p n d e  prCoccupatior~ d'uii 
bon chi+iioai do i i  Girc dc vivrc ci i  étai dc gricc. 

II Iiiut suivre l'avis dc son conlcsseur p u r  ses 
coiilessiori~ ct communions. II Iuui donc se conîes- 
ser c l  corumuuier plus souvent qu'uiie fois par 
mois si  notre coiiCeweur nous I'ordonnc o u  nous 
le conseille. 

508. Q. Qu'est-il bon de faire tous las mal 

R XI es t  bon de fa i re  une revv.e pl- 
p a ~ t  i c u l i l l r  de sa conscience, toiis ies ana, 
p u r  se prhparer B la communion pascale. 

Une revue PIUS pwticuliBre de so conscience mr 
uo examen p ur complet dans lequel on repaase 
en csprii. I'anntc ccoulec iour voir s i  I 'oii P vCcu 
co Lion clirCiicii. s i  l 'oi i  a t i c n  îaii scsconfc.rsions, 
c'cnt-i-dirc si l'on s bicn iccu& tous s u  péfhés. 
et s i  l'oii a loiyours CU l a  contrition n~ccssai rc  
pour cn obtonii* le pnrdon: si l'on a bicn fait ses 
comniuiiions. c t ~ .  II cst tr&s utile. quand o i i  Ic 
pcuï Je {aire chaque annje uiic rcirai ie u i  dcvici i i  
I.occrsion toutc naturelle et (r&s h v o r n l l c  dc L i r e  
cetic revue pnrticuli&rc dont parle Ic cniichismc. 

607. p. Comment faut-Il i e  c o m p o m r  dani  1 
R. Dana )a maldie,  il faut a v o i r  beau- 

coup de rksignation & Iti volante 

QUEBEC 
ED. b l r h i m ~ .  lmprimcur c i  relieur 

82, nie Sr-Pierrr - 
100) 

Le mot cetéchiame a deux sens. i l  signifie 
pnemierernent le livre qui rcnferme par questions 
et  réponses l'abrégé dcs vérités qu'il faut c r o i r e  c t  

des devoirs qu'il taut  prat icluer. Le mot c i té -  
chisrne signifie en second l ieu les i i ~ s i r u c t i o n s  qui 
sont faites R U X  enfants pour leur apprendre ces 
vérités et ces devoirs; c'est dans ce sens quc l'on 
dil  a aller a u  catéchisme 3.  

l CHAPITRE PHEFIIIER 

- 1 :l. Q. Qui a cr66 la mondo 7 
:R. Dieu est le &leur du mel et de la 

tkre e t  de toutes les choses vkiblea ct 
iniisibles. 

--Créci+c'cnt fairc quelque chose d e r i c n  ; l'opposé 
dc crécr  c'est n t l f ~ l l t i l . :  a n t a i l t i r  c'rst d é t r u i r e  
tcllcnie,nt unc  chosc qu'il u'cn rcstc plus absolu- 
m e i i t  r ien.  Dieu seul peut créer c t  anéantir. 

On appellc crtateur celui qui crée, c'eit-a-dire 
cclai q u i  fa i t  u n e  chose dc r ien, ce n o d n e  peut se 
donner e i i  t ou tc  vé r i té  qu'a Dicu seul. 

L e  mot ciel signif ic ici t o u t  a la fois : lc  &ma- 
meiit avec les astres. et l a  demeure des b icnheurcux  
avec Ics aiiges. 

L e  m o t  terre désigi ic le globe que nous habitons 
avec tou t  cc qu'il c o ~ i t i c i i t  .a sa surface et dans son 
sein : Ics hommcs. les aniniaux, les plantes, les 
miuCraux, tes eaux, l'air, etc. 







s a i n t - ~ a m b e r t - d e - ~ a u z o n  (municipalité de Lauzon, dressée par le mêmePierre Laiiibcri en 1828, 
paroisse) : Sur la rive est de la Chaudière, immé- la forme t< St-Lambert »indiquée le long d'un sentier 
diatrinient au sud dc Sain te- Héléne-de-Breakeyville (route) loiigeant la Cliaudiére. 
et au sud-est de saint-Étienne-de-~auzon, à une 
vingtaine de kilomètres au sud de Charny. Détachée 
des  paroisses environnantes  de Sa in t - J ean -  
Chrysostome, Saint-Nicolas, Saint-Isidore. Saint- 
Joseph-de-la-Poiiite-de-Livy, la paroisse de Saint- 
Lambert-de-Lauzon bit l'objet d'une érection 
canonique en 185 1 et civile en 1853. La mui~icipalité 
de paroisse établie en 1855 reprendra intégralement 
cetle appellation, alors que le bureau de poste créé la 

Xég. ndin. Chnudièl-e-Appnlnches ; MRC LES 
Cl? utcs-de-ln-Chaudière ; Mtln.  soi?^ ~-Lc~~nbe~.t-de- 
La~eon P ; Coord. 46035 '71012' ; Feciillei 21 UII : 
Carte 3d ; Population 4 145. 

(D'apri's l a  Cominission di: toponymie du Qucbtc 
Publications du Qiiebcc 1994) 

1.c Dicirontrnir.~, d t r  pi~roisst's P I  m u n i c ~ p a l i ~ i : ~  de ln pi.oi,riic~t dc 
Qr~,;iiec riar Homiidas Magnan. publi; 

i I'lnipriniciie d'Anabaskr ~ i ic  en 1925. ajouic: 

mime année, sous la dénomination de Saint-Lambert, La niunicipalité de la paroisse de Saint-Lambert- 
se verra adjoindre en 1876 l'élément localisateiir-de- de-Lauzon a été érigée en vertu de l'Acte 8 Vict. 
Lévis, évoquant la division de recensement qui coiffait chap. 40, le I l inai 1853. 
la municipalité. Les Lambertins, dont les ancétres 
venaient des paroisses voisines. doivent leur gentilé à 
Pierre Lambert, arpenteur, qui dressera, en 1849; les 
plans de la ville d'Aubigny, plus tard connue sous le 
nom de Lévis. Quant au spécifique-de-Lauzon, i l  
souligne que I 'endroit faisait partie de la seigneurie de 
Lauzon, concédée en 1636 a Simon Le Maître, inar- 
chand à Rouen et prète-nom de Jean de Lauson. Par 
ailleurs. on relève sur un plan de la seigneurie de 

Lç village est situé à un mille et quart de la shtion 
de Ville-Lambert, sur le parcours du chemin de 
fer Québec Central. 

M. l'abbé É. Clouticr nous écrit : « La paroisse 
fut  probablement mise sous le patronage de saint 
Lambert en l'lionneur de Pierre Lambert, ancien 
arpenteur, qui dressa, en 1849, le plan de la ville 
dlAubigny, aujourd'hui Lévis. >> Pop. 1 280. 

The Canada Gazette. 
----- .---- 

PUDLISHED BY AUTlIORITY. 

QUEBEC, SATURDAY, ' ~ I A Y  21, 1853, 



I l  y a tout un protocole scripturaire pour I'érectioii civile de la paroisse. Voici comment se lit la Proclamation 1 de I'kreclio~ de la paroisse : 

VIIOVINCL: DU 
CANAUA. 1 ELGIN ET KINÇiiRUINE. 

VICTOIII A, par la Crace tle Diicii, Reine t l  ii I<oy;iiirno- 
Uni dc In C;rantle-lGciagrio et d31rlriiidc, l)i.fciirieur 
l e  I L  1 ,  utc. etc. etc. 

A lotis cctix qui ces prCsciil~cs ~erroiil-Si\ ~ u - r  : 
L ' Djiu ni 31 o,u D, qiic Ciiiirlcii P;liicf, 

1'1-oc. Gc'iil, I ~ i l i i i 6  M ~ I E ~ U C ,  G C O ~ ~ C  Unr- 
iliblcn~i I:üribnult, A .  U. Sirois DupIcssi.: ci Joscpli 
Edounrd Dcliloia. Iki iyci .~ ,  ));LI. et cii vcrtu iIYiirio Or- 
Joiii~iiiicc Je la Lkgislaiurli de Pi'otrc ci-ticvsiit i'rov incu 
i l i i  Uns-C;riiüdn, p;issEc daim In scconilo annbc de 
Not i-e. Ilcpiic, t : Oriloi ~iiaiice pour 19crcü!ioii 

I I C S  P a r t ~ i s s ~ d  81 1 i ~  cons1 r u ~ i l i ~ l î  CI 1.6 L ~ ÿ r l i t i ~ r l  L ~ C S  

" Egliscfi, L>rcsbytCres ct Cinictici-CS,'? ( ) l i t  Blé diic- 
inciit iioiii in65 ci consiiiuCs li;kr Notis Cornln issa ircs 
pour Icu liiis d'icelle i1lin.s lu Disirici (Io ,Qubbcc, (lalis 
c c i t ~  r i  tlo n'oirc LJro\-iiii:c du t:;iii;itla qui  con- 
r;tlthn ii ci-tieva~it R'olre ctitc ci-dt:val,i Proviiicc di1 

Ra.s-C:~ila<ln. I:t ni:entli; qiic les tl i t ~  . C1iarIcs . Parici, 
I.oiiis hlnssiic et A. l?. Sii-ris Duplcasis, t r o i j  dey t l i tt i  

Coininissnires cornilie susdit, oiit, cii Icur qunl i ib  
i!c Comrnissnircs coninic si~sdii ,  par e t  nii vertu des 
J i sps i i i~ i i s  coiitcnues taiit 'dniis ln ditc Ordonnnnc~  

daw une certaine autro Ordonnance Je la dite 
Ségaaluro nus80 dans la quntrienio anriho de Notro 
l ibgi ia,  iniiîulbo: '' Oriloiiiiün.:e p u r  hiaiidru l e ~  die- 
1 4  pod~ioiu clyuno ccrltiiiiu O doiiiirinco coucuriiriiii 

4 4  l'éreïiioii des l ' a r o k a  pour des cfleia civils aux 
<(  Paroisucs iirigrhcu cvioiiiquciuciit n v ~ n t  ln passa- 
i t  iiou do Io &*- Oriloui ini i~c ,~> aL d a i i ~  uii AÇLO 



do la Lhgiulniiiru do la l'roviiiïo ilu Cuiada, fait ct 
4 dniis I Ü  Sc6üioll du la dito Lilgi~la~uro I O I I ~ I O  tlane 

Ercir ié i i iu  ut cluülorziBiuo nliiibua do N oiru l t 6  
YllO' [ 4 6  ACLU poiir ûoiuidor ci coiiiiiiuor l 9 0 r i  wi- 

4 4  ~LIII)CU ~ ~ ~ i C ~ f ' l l i \ l ~ t  I'6rccli01l i ? ~  huuioscn, d l  [ p  Cori- 

'< Ii~riiciioil ul r6l1iilstio1~ duu. ICgl iwd, Prua bytC.imue ut 
Ciiriotidrc~," kiil ni1 rüi)[wi*i clo l o i ~ r  opi riiori nu t i o ~ i -  

voriiuur'do N o l  KU L'roviiico dii I I  ~ c o r i i p ~ ~ i b  
t l P u i r  l)roc3a-Vcllial do iourv liroçbdUa, pur lo uo ila YI diicrivont ot  clbcliiruiii do hi t leri Jiriiituti ot  oriioa 
R U ~ V P I I ~ ~ ) ~ ,  ((u'ih juxonl Io d i i ~  os l)biliiiiil d'uesigiiur 
d uroiqno tlu h V i i i ~ i l  i!uiilhcrl ilr I.uuro~i, n i t i i é ~  
tlauu 1 u coiut& do I)orçlic~tur, Jariti lu (lit i l i~irioi 
(lu Quhbec, anvoir : Uiio Utui idu~ (10 t~rr i lo i r~  
tlpuiiu 1igui.u irr&puliGn> ~L9oiiviroii  ncpi niillcli 01 Jurni 
<lu l to i i t  aur uiiu proli>iiiluur d'ciiviioii six ~iiilles ot 
  loi ni, coinpruiinri t Urie  poriic drs coricu.isioiici npl)cléea 
S to. Cnilicrilij, Sniiit Lniiibori, Saiiit I>nttico bud-c~r, 
cl Saiiil I'uiriça Nod-oucal, Sriiii t Augu~iiii, S,iii~t 
Aiinb c t  ilpHurvi 110, c i  iuuios Icu cuiicessiuiis do Suiiii 
Aiidré, Saiiit Tliornm et Siiiiit Grégoire j.10 tout boni6 
çomiiitr auil, savvir : au sud-chi, on pariic par la ligne 
iiord-uua~t ' du IQ isw do Süiiit Ueri~ard. tellu 
quYnugtn~ntéo par e"c  L do .Moi,cicigiicu r Josepli 
Signay, Arclicrbquc dc ~ i i é  bcc,'cn 'dotg tIii  i roia 116- 
cïiribn>, irii 1 I i  ui t ccnt qtiaraiiic-iiuu f, ut In tlite ligiiu 
su proloiipcant sniio <ihi*i;riioti <Ic puis la rivièro Cl iiiu- 
dibru jusi u'ii I ~ L  liglio ( p i  ~ i . l ) ; ! r ~  l it  ditu S ~ i ~ ~ l o u r i ~ )  <Iu 1 'I,auxon t o collo'tlu. l3~'nuriv; iao,  C r  cil pÿriio par lu 
ligne qui s6parc ln icrrc do Sicur I:raiiçoia X i v i c r  
Mimeuu dc c c l l ~  di, Sicur Fraiiçois Xavicr Labonté, 
vers lu nord-cst or la ligiio qui  &parc In di tc conccu- 6 siori du St. Lüm ert du r;cllou dc St. IIiIoiro ot Sirilit 
Ambroisu, il partir tlo la ïli~o l iwo  du ~bpnmtioii oiiiro 
la tcrro (lu dit Sicur Frrulçoia gaviur Miinenu et cullu 
d u  dit Sicur l:ronçois Xavier Laboiiié, -jiisqu'i la 
Igno ( ui sbparo In dita coricscirrioii du Saint Ariibroisc / , de col o de Srririt l'atrice Suil-cst ; de Id, allant vurs 
l u  uord-csi, et si i i  vniit 13 dita lignc tlo oéparaiioii cntro 
1cs dites concuasioiia do , h i r i  t Aiiibrojsc et Saint J'u- 



tricu Y \id-csi, jusilii ' i  Ii, ligne qiii sa parc I;r torru tlu 
Siuur Cliür/ca I{iinr;iEro ila cullo tlc Siuur klcilii RIorili, 
ilaiia (lit; coiii:tbsriiuii iic S;iiiit . I'iiitioi: Siitl-ckl ; i l f i  

II\, n\lüii~ vuru le i i~rJ-oucsi, c l  ~uiv;uit  Io dilu lisliu 
ubparlitii,li "iitrc; 1 ~ s  t L.TIC.Y des di! J Sieur3 Cli i~rlus  h a -  
*iurc a\ 1 lcirri bloriii, ciisiiit~, CUI lo q u i  rcp;irc tur ru  
i l  A i  I I  tlu cc1 l t :  i l0  Siclir C l ~ t r I u s  
h I i ~ t k ~ i ~ i ~  i l ; i i ~ ~  l;\ c o i t c i ! d s i u ~ i  [It) SL. l ' i ~ ~ r i c u  NuuI-ouu*~, 
ju$illl'k I;\ c u i l ü ~ t i ~ i l i l l  1 (10 I;iy i k I  I;1111 VU1.d 1 0  ', 
~ i i l l - o i ~ u ~ l ,  C L  si i i r+; i i i~ I;r Ii;;iiu i ~ i  i i  aclj:ivc l i t  dili: ci,li(:i:s- 
~iori  Si~il l  t l'atricc NOILI-OLICS~~ ilc Iii cliic G U I I C C S ~ ~ ~ U I I  

IJcauskjoiii., j \ l ~ t l l l ' i i  l il C I ) I I C C S S ~ U I I  SI.  A I I G U ~ ~ I ~ I ~  ; <lu 11, 
allarit vuins Ic i iuri l ,  C L  r ; \ ~ i v ; l l i i  l i b  ligiic c j ~ i i  ~U1iiil.0 lii di[(! 
üoiiccaeioii SI. A i i ~ i i - i l i i i  (lu ln coiiuc~aiorr I lc i~~shjour 
c:L (lu collu tlu i S i ,  I I:r l i g ~ i u  (1t1i uwpurc 
1 c c  c s r  A i  l r  clu cullu l u  i Cj '  LC'L1L' 
Ikl;igloirc Dit b u i ~ ,  \~Crc, ilails lil iiiO~iiu coii~usliioii do 
Süiiil h~ ig i i~ l i~ i  ; d t ~  /il, l~lli~ill Ycrrl f~ IIIJ-OUCHI, C L  
~ t i i v i i i l t  1;i Aitc Iigiiu ilu ui.p:iriiiioii uiiiru Icri tei.rca d c ~  
dita Sioiirtl Loiiiu Coii tiiro c i  Al i ig l i~ i i~o  1 ) i i  bois, jiibclu'ii 
1:i diio riviEro C1i;iiidiirc; blo Li,  ~ L ~ I ~ L I L &  VCIS 1c 110riI C L  

17~ucsl, C L  8u iv ;u i~  I C A  sinuoçi~bbi Iii (lit0 i.iviGrmu 
Cli:iudici-c, jurciliA" Iir riv i i ~ u  t 1  LI^ fib 1)iirt) l i ~  di IU COII-  

c~gbi i011 Sili,rii ( l r igoiru ilu cullc Jii S i  t D i  ; tl(: Ih, 
d I i i 1 1 ~  wrs !C  NI^, P t  ~ ~ ~ i ~ i i n t  I i l  d i l ~ :  rivicrc [p i  g b p i ~ r ~  
l e u  dirc~  coiiçcss iciiis, j lirjqiiJ;i Iir ligiic qii i hbp;ire. la 
{ l i ic  coiir:csuioii St i i i i i  C'i é r /~ i l -L>  JO ] i l  ~011(;etl5i(ll i  Silirlt~ 
I I  ; ï 1 ,  : i I / i i i i t  imcre 1,; s~id-chl ,  cr a u i v a e c  I;r i l i [~ .  
1 igiio (lu sCl): ir; it i<ji i  cniro Ics i l  i ics c<iiicusaioii~ Süi i i~  
Grb;;.oirc c i  Siiinic Annc, jiist(ic'ù I , r  rivibre Cliüudi6i.u ; 
(Ic I;i, nlliilit vci.5 jc s ~ i d ,  ct t i i i iva i~~  la t l i ~ ;  rivibru 
Cliûutiiàrc!, j uc.(ii~'ii i ia i~c  t i i r i  abl~;iru la iliic coiicaa- 
sioi i  Saiiit Aiulrb cr cclli: 3c Siiiiii 'Tliornns iIc la diic 
c o n c ~ s ~ i o i i  Sl c. \ I I ,  j i1sc;u';i i l igiic c l i i i  s&p;iic la 
tlitc Scigiieui-iu tlc l.:iuxoii i l c  ; tliic 'Suigricuric dc 
l~qauri tr~gc ; d~ l i i ,  il1 I ~ I I &  1 0  F U [ ~ - C S ~ ,  ~t ~ \ i i ~ ~ i ~ ~ l L  la d i ~ c  
ligne <Ic s6pnrntioii cil i,ri: les tliics Scigneurics tlc 
lli;niirivopc ; d~ I ; i ,  ; i l l ;r i i i  Io nuil-csf, ct ~ i i i ~ i i i i l  la diic 
l i p o  tlc obpnrotio~i ciii ri: lea iliicil Scigneiirics [Ir! 

Laiizonct Hc;iuri~:~!;<?, j i iscl i l ' i i  I i i  ]~i.oIoiigüi ioii ci-du&- 
eus iiiciiiioiiiiOc do Ix lignc i i o r r l -oucs~  dc 1ü ditc 1'3- 



rokse de Saint Berunrd. SACLIEZ MAIN-I'ENAHT qua 
Nous avoiis corifirmé et  i ,  coinmu pur Ics prÉ- 
solitorr Nous colifirir~oiis ct 6 l t l b l i ~ s 0 ~ 1 ~  10s c l i t ~ d  liinitcs 
ot  boriltiri uoii~rriti clovuiit dé~naiii.cr ut bt iu c:r*ltce dci la 
dito poroiaso du St, Lanilicrt dc Lnu:ciia ; ct Noug ;i voiis 
établi, iiisliiiié, constitué, brigé CL ~16ç l ir6 ,  ct  pni. ces 
présoiites c tiildiseoiis, iiiatiiuona, ïoiist iiiiui~r;, b i . i p ~ i i ? i  

ot dbclüroiis la ditc pnroiseo ilo 6 i r i i i l  I,i i tr~bclr-t  rlc 
Luuxo~i ,  Jiro uiic ~iaroissu puur 1oiitc1.u liiis civilcs, cii 
oonforiuitb ~ 1 0 3  d i~[ )o~ i t io i l8  L ~ C J  O ~ L I O L I I ~ ~ ~ I I C C ~  c t  
e~tsdi 1s. Et NOUH urJ01111~11a CL ilUüIi~ru11s 11111- ICY 1 ~ ( l -  
s i ~ ~ i i c s ,  q ~ u  iioiio baiüti i  co quu pciivclit I t i r  Nos 
J i l lbrui i tc~ L'rool:ini;ii ioria - I r i~ui i i i t  ci t ~ i l c ~ i i u i ~  i II!* I b n -  

roi~~blca [ \O J'uitd Ih'id~l'e, Sliilil , I ~ ! I I I L  Ch I * I / S I O J ! ~ ' ~ I I I C  ut 
Suitil Aficol<ra d ~ >  L ~ I L Z U I ~ ,  Itls di(I'b~.cli L C . ~  i ; i \ ~ ~  i u s  <]COI 

p;iroinrics i I ii Stridil hidore, SU i i t t  J c t i ~ i  Clr i-ysosld iul: 
o t Suilit Nùalns t l n  l;rruzotr c:or~ i~ i r is i~r i  i l  niis t j t  forrr io~i i  
piiriiu ilii i l i ~  iurriioii-c coiisiiiiib o i  (irigh Ilni* l t ~  pi:- 
niiiilur eii iiiiu ~jiri~uinriu aiyioi.(iti ot il i ~ i i n a t o  polir ([CA 
l i i iu civiluci b o ~ d  10 nom LIU Suitil IAu11bcr1 (IL: . l r ( l l & t ~ ~ t ,  
suror~l u l m i t  p3r [CH [~riisuiilcn clhriiciiibri<c~, c t ~ lui i ioi i  - 
ri:ioii t dénoriiiai* iIr?iiiutii brkci< Jcx il i tcd 1i;ii.oiasun 
rcspcc tivcriiuti L. 

EN F01 UY QUOI, NOLIS nvulis fait I C I I ~ I  N09 
llrCsoiiius Lciiros L'ciiolilos, UL h li!ol 
I'iiit i i l ) l )O~cr 1 0  (; ~;LHLI  S ~ t ~ : i i i  LIU Eoiru 
ilitu l J ~ u ~ i ~ ~ ~ ~  FIL[ Ci~tlntl i~ : ' l ' k : h ~ u l ~ ,  Not ru 
* - i l  et Uic~~-ain lG ' C o ~ ~ s i i ~  
J A ~ ~ L s ,  C021~6 U'EL(;LN L'r ~ ~ ~ ~ ' C A I L I J ~ N E ,  

CIiovirlicr tlu 'I'rcs-niicicii ct ' ~ ' ~ ~ ' ~ - 1 l O b j ~  

Ordru dii Gliürcloii, C;ou\.i11-1ioiir-C;i~~tO~al 
do i3Anibriquu Uriiiiiiiiiil~~o ilii Ktircl, ct 
Ciipilrrino-GC t ibr i~ l  ct ~ ~ ~ ~ u v ~ r ~ ~ ~ ~ a r - u i ~ -  
Clicf dniia cit R N ~  Nos l ' ~ u ~ i 1 1 ~ 0 f i  rI11 
Ciiii;idii, tio I D  NUUVC] 10 I ~ C O ~ ~ C ,  iIii K O I I -  
vcau i3runawick ut clu 1'Islu c t . i i  1' ri i ico 
Edouûrd, ci  Vicu-Arii ir;il tl'ica 1 lug, uic. 
i!tc., etc. ,  A Q U I ~ I I E C ,  tlniis Notimti  i l i i o  
I'roviiicc, co ONZI  MC joiir d u  RIA 1, 
dnns iJir~iiii.u do Noiru Soigiiour, rliil 
Iiuit cciit ciiiqiiari~o-t rois, ut tlu Noiru 

Iicgi~o 13 SeiriCmu. 
l'ar Orilrc, 

A. N. hlOllIN, Sccrt?l<zire. 



1200, rue du Pont - Saint-Lambert-de-Lauzon (Quibec) GOS 2W0 

Téléphone. : 4 18.889.971.5 -Tklkcopieur : 41 8.889.0660 

Gentilé : Lambert-in, ine* 

Superficie : 107,13 km' 

Population : 4 8 14 

Région administrative : MRC de la Nouvelle-Beauce 

Maire - Jacques Pelletier 

Secrétaire-irksorière - Magdalen Blanchet 

Conseillers, consci llère 

1. Langis Barbeau 
2.  Hermann Thibodeau 
3. Romuald Laforcst 

4. Martin Boivin 
5 .  Benoit Coubre 
6. Lisette Moreau 



MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE 

P a  MRC de la ~ouvellc-  eau ce est formée de onze municipalités. Elle est bornée au nord par la iiouvelle 
ville de Lévis, a l'est par la MRC de Bellechasse, au sud par celle de Robert-Cliche et à I'ouest par celle de 
Lotbinière. La MRC couvre une superficie d'un peu plus de 900 kilomètres carrés. Depuis 2002, Saint-Lambert- 
de-Lauzon fait partie de la MRC de la Nouvelle-Beauce. 

POPULATION DES M U K I C I P A E I T ~ S  DE LA MRC n E  LA NOUVELLE-BEAUCE l 

1976, 1996, 2001 ! 
I 

Frampton 

Saint-Bernard 

Saint-Elzéar 

Saint-Isidore 

Saint-Lamben- 

de-Lauzon 

Sainte-Hénédine 

Sainte-Marguerite 

Sainte-Marie 

Saints-Anges 

Scott 

Vallée-Jonction 

MRC de la 

Nouvelle-Beauce 22 442 29 648 30 707 37,O 3.6 

Région Chaiidière- 

Appalacl~cs 319 695 380 496 383 376 20,O 



@rganisation d'une nouvelle paroisse. Il y a du 
pain sur la planche, on pourrait même dire que la vie 
municipale est le quotidien du maire et desconseillers. 

Quels itaient les sujets discutés ? Lots, entretien 
des cliemins, fossés, ponts et surtout la route d'eau 
pour le bac. 

Eh bien ! oui, à Saint-Lambert nous avions un bac, 
et dans les premières années de la paroisse, la vie 
municipale battait au ~ythine de ce bac, et ce, jusqu'en 
1912. 

s LJfVE2-NOUS 

DANS NOTRE RECHERCHE AUX A.RCHIVES.. . 
S o i i s  constatans d'abord oue noris sommer 

cJiniTté, de }te désirer qrte CP qui est cot~omie <i i~otre 

vnlorrté de i-ecl~erchei. IP bieti ntzc  prsid(:rzce, de le 
rcii~traître a VCL ccelii~~de et l'accomplir yoifEiiterîzeri I 
p r r  I'lioiinar r et la glo i r~  de Ihtr Saint Noni, ic bo~i- 
I V / . I I ,  Ac mire ynroke ci cle sa cof~ci! yeiis. Air1.r; soit- il. 
(prière publi6c par Les ~rnio inrs  religie14~es iic Qiréliec L'I d~d 
Wuiirr6cil I 

Nous ignorons les noms des preiniers maires, mais 
voici ceux que nous cormaissons : 

Régis  Dion en 187 1 ; 
Chrysologue Roy en 1873 : 
Xavier Dussaul t en 1875 ; 
Nicolas Roy en 1876 ; 
Eiienne Roy en 1877 ; 
Nicolas Roy en 187s ; 
Raymond Valliéres en 1879 ; 
Xavier Gagné en 188 1 ; 
Alexis Gagné en 1884 ; 
Jean Lemieux en 1885 ; 
Raymond Coulei en 1886 ; 
Athanase Coiiloinbe en 1888 ; 

depuis toujours dans la paroisse Saint-Lambed-de- Jean Lemieiix en 1889 

Lauzon puisque nous sommes de la seigneurie Lauzon. Théophile Vermette en 1 89 1 ; 
Edtnond Rouleau en 1894 ; 

Les assemblées de conseil se tenaient dans  une 
Éphrem Bernier cri 1895 ; 

maison privée, soit celle dii maire ou du secretaire- Louis Nadeau en 1896. 
trésorier. Toutes les réunions cominençaient par la 
prière. Notre recherche fait une pause. Nous n'avons 

O Dieu &erri~I fou[ pl.limnl, de qiri vie,?[ tour aucun  écrit de l'époque de 1897 à 1910. Nous 
pouvoir et de qui procède toute sagesse, par qui les rois rep:renons avec : 
rigtzent e t h n r  les lois jrtsles, noirs voici asseiriblh et? Léon Roy en 1911 ; 
votre présence potir étntilir des règleinenfs destinés d Louis Gosselin en 19 1 3 ; 

jiire k hic17 et la prospéiiré de imtre puroisse. Ac~oidm- Pierre Breton en 19 1 7 ; 
t i o r . ~ ~ ,  ~ I O M S  t i o / ~ s  en rz~pplioizs, Diclr de i?i iséricorde, J.A. Lemieux en 1923 ; 
d 'obsenier do 17s 170s d.4ibéralioi~s les y riticipes de ln 
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Laurent Lemieux eii 1925 ; 
J.E. Carrier cn 1929 ; 
Jos. Fontaine en 1935 ; 
Louis Napoléon Couture en 1939 ; 
Damase Breton eii 194 1 ; 
Lucien Gobeil en 1961 ; 
hqarcel Durnoiit en 1967 ; 
A lex is  Blanchet en 1969. 

Fernand Boutin a teminé le terme d'Alexis 
Blanchet décédé subitement en juin 1977. M. Boutin 
fut élu en 1978 et remplacé par Jean-Paul Bédard en 
1981. 

Joseph Stella en 1985 ; 

et Sacques Pelletier cn 2001 

Pendant les 50 premikres aiinées de notre histoire 
siiunicipale, l e  rôle du secrétaire-trésorier semble 
important, on peut rniine affirmer qu'il faisait la pluie 
et le beau temps. Le premier connu est Onésime Dion. 
Nous savons qu'en 1873 il occupait cette fonction, et 
ce, jusqu'en 1884, année où il fut remplace par Loiiis 
Lemieux. M .  Dion reprend le collicr dès 1886 
jusqu'en 1889, 11 sera remplacé par Louis Lemieux 
jusqu'en 1894. Théophile Vennette prend la relive et 
deniande un salaire de 50 $ par année. Nous somliies 
en 1895 et ça chauffe au conseil. Voici un extrait 
d'une élection de conseiller. 

Pages 331-332-333 

Tout ce brouhaha continue. On somine Louis 
Lemieux, ex-secrétaire-trésorier, de remettre tous les 
livres et documents concernant la Corporation de Saini- 
Lat~iberi à son remplaçant. Il rehse. 

Proposé p n r  M. Ron?~.tnld b5iliPre secondé par 
!Ad. 1-oii i î  Gugi?i q 1 . 1 ~  IP sccri~ire-lréiririEr soit nz iiorist:, 
rej11.1 ei olil!qé de  prtrzdre Irs y vocédi,res nécessaires coiitre 
M. L)I.I~-C Leitiieux ex-secr6tairt.-ti,isorierpour Irii.fiirr. 
livrer les eféfs drr roitseil qii 'il a eii filniri. Adopté 
~ ~ / ~ ~ r i i ~ r i e i r ~ c r ~ ~ .  

Proposé ynr M .  François Forrier et secnizdé par 
Ad. LoLIL)' Lor910iS qile M. 1-ouü Lentiaix soir IrZiéré 

ei acqir itié I I O L ~  r Ir tetnps q r i  'il n éré sccrkrti ir~-riGsiirier . 

di.) Corireil i\/liiriiripal. Cette pmposirion ut perd1.r~ 
ynr 2 i.)oix. 

ProposÉ par M .  Rotnrrnld l/ailiéi-c, seroridé pnr  
M. Loi.ris Grlgi~é qi.ie, cm qire ,VI. Frotyois Foflier dit 

qt.te .W. Loi.iis Latiiecrx o mirore i.117 pccqr.id appri&utl& 
a ~ t  cnrzseil qu'il reiidrci Iiielî qi.rnnd i l  ai.ira é ~ é  libéré, 
qri 'il IZP soif pas libéré aiiarlt d'ai~ciir to1.4~ livré nu 
cotiseil pnrce qciu qi.taitd un hoi.,iirre est libéré, il esr 
libérk. Poi.tr lt moteur et le jemndntr Étienitc C u a y  
rf Cyprieiï Brissière. Cette propoririovl csi gagnée par 
2 voix. 

Et on lui  ordonne de réparer le fait d'avoir insulté 
et démenti le maire en séance à tort et sans provocation 
aucune. 

Voici un  extrait de cet épisode : Livre 1883 a 

1897, page 326.  

Ii esr proposé par M. Rorriuald T41iliÈre, secondé par 
M. Cypiitw B~issiilre que les riioyercr riéri?ssaires soier~r 
y ris porrrjiire i,épnrer à M. Lririi~ I.emieux ci'nvoir 
irl~lA/té et (iéi??erlti le riraire eil séan~e, /'été dernier o 
fort et SCIIZS provo~nfio~? nrirur?e dc In parl dti i n u i ~  et 
de n'avoir yns volilit &ire le rè~l~ine i i t  roiilennnni Iri 

rnise d'zrne bnridiére A la r(i1.11~ dii lioirr de l ' îk et iela 
i~mliciensemeni ci d'en avoirJdit In yrerive Iiri-itiêrile 
eti pleiri conseil, er d'ni~oir rniî ri~nlùieitsetnenr ririe 

date qiii rl'kfoii yns la ~ i r d i e  rlo~e dntis Irr livrcs ddai 
COI~.CCII PI? roppoa avec I'audilioii. Poi.ir M.  Rot.iirinld 
Vaii ières cr Cypvielz B ~ ~ r s i é r e ,  Érirnric Gtrny  ci 

Edrnorid ROLI~CLIIJ. 

Trois conseillers décident de ne pas assister aux 
séaiices du conseil, car ils appuient Louis Lemieux. II 
s'ensuivra une saga judiciaire qui durera quelques 
années. La cause est déboutée et les trois conseillers 
sont obligés de payer les frais d'avocats : 61 7 $, ce 
qui est exorbitant pour le tenips. En 19 10, on retrouve 
Napoléon Couture comme secrétaire-trésorierjusqu 'en 
1938, qui  sera remplacé par J .  Léon Vachon pour 
occuper ce poste jusqu'en 1976, suivi de Clément 
Girard de 1976 à 1985. Depuis 1985, c'est Magdalen 
Blancliet qu i  occupe ce poste. 

De 1853 a 1938, on procédait sans ordre du jour. 
C'est avec l'arrivée de 1. Lkon Vachon que coinmence 
celte coiihime. 



@uyest-ce que la route d'eau ? C'est l'endroit 
ou traverse le bac avec les emplacements de chaque 
c6té de la rivière pour l'embarquement. Cette rouie 
est très importante, car c'est l'unique trave~se pour 
les gens de Saint-Gilles, de Saint-Narcisse et di1 
village ouest de Saint-Lambert. 

En 1876, il y avait deux etid.roits pour traverser : 
la route d'eau et la route du Bac. La route d'eau était 
employée pour traverser à gué pendant la saison 
estivale. Elle se trouvait près du pont actuel. La route 
du Bac fut longeinps appelée la route du bout de l'île. 

En 1957, cette route s'appelle toujours <( La route 
du Bac ». En 1 975, on clieiche le propriétaire de cette 
route, coté ouest. Est-ce une route verbalisée ? Elle 
doit étxe réparée pour ceux qui traversent à I'île, mais 
qui  paiera la facture ? 

Dès 1864, il y a un règlement pour faire respecier 
cette route. Quiconque fi-oversera dalzs les limifes 
ici i-ései.vées a21 dit Léon Coutut-~i pour la dire 
~l -a  verse, c 'est-à-dire depuis la dite  mite d 'eau chié 

rrord jusque chez Magloire Turgeot~, en so ii firan t 
des deniers, sera nussi passible d ' ~ i ? î e  ameizde de 
cinq shellings pour chaqtre cot?itnvenfion. 

1, 

Voici les priv polir traverser : 

8 $ pour une voiture a deux roues ; 
12 $ pour une  voiture à 4 roues trainée par lin 

cheval ; 
4 ( pour une personne à pied la semaine, mais 

1 $ le dimanche. 
Ledit Léon Couture s'oblige a traverser en tout 

temps le jour ou la nuit au besoin du public pourvu que 
l'impossibilité n'y soit pas. 

Au cours des ans, les réglements changent et se 
compliquent u ~ i  peu ; les tarifs montent. 

Léon Courue n'était pas le seul a faire traverser 
des gens contre rémunératiori et i l  y avait des plaintes. 
En 1879, voici une résolution du conseil : qu 'il ne.roil 
acco~.dé qu 'urre seule i icer~ce  pot!^- tenir 1117 

pnssage d'enu dans les limites de Irr mzlnicipnllté 
de Si-Lambet-I de Lauzon. 

Cette route du bout de l 'île reste en opératioil 
jusqu'en 1887, m é e  où on cllange l'emplacement pour 
rapprocher ladite toute de l'église et du chemin 
ceiitral. Toiit ce changement se réglera en cour, car 
le nouveau propriétaire di1 bac a un concurrent qui 
\leiit continuer à faire affaire siir l'ancienne traverse 
d'eau, mais sans contrat. 



En 1 S9 1, oii en a marre de tous ces problèmes et 
on demande la construction d'un pont « elfer » avec 
pilliers en pierres, ce qui  est refusé. On demande alors 
un pont en bois avec piliers en pierres. M. W. Lemieux, 
député de Lévis, d i t  q u ' i l  est disposé a le faire 
consinrire à condition que la Corporation de Saint- 
Lambert paie une certaine somme (3000 $). 

Quelle fut la réponse ? Certainement non, car ce 
n'est qu'en 19 12 que nous avons un vrai pont en fer 
avec piliers en ciment et tablier en boisqu'on nomme 
le pont Tascliereau. 

C'est l'ingénieur Louis A. Vallée qui prépare les 
plans et devis. 

Le conseil veut un pont libre et rion à péage. 

II sera i ~ t e r d i t  de hive lrotrer les dieuoux srir le pont 
s o ~ ~ s  p r i ~ e  d'iirze ameride de $5.00 rl Je $ 10.00po~11- 
iirte 2' itib-ocfiorl. 

l ,-.-. , . , .~ , : 1 Ï . .  . 1, '7 l 

1,' - 

Cette demande est à l'étude et on doit refaire une ' 

deuxième demande. En 1958, le ministère des 
Transports décide de construire un nouveau pont. Le 
l C r  juin 1959, le conseil de la municipalité de Saint- 
Lamberi cede le pont Taschereau ail gouvernetnent. 
La constiuction di1 nouveau pont commence. Les 
travaux durent deux ans. 

Et tous se souviennent des grosses réparations de 
l'été 200 1. 

au début du vingtième siècle, le téléphone nolis 
anive, mais l'installation tarde à s'établir, si bien qu'en 
19 18, on deinande a la compagnie National Téléphone 
d'enlever le seul poteau existant qiie !'on juge comme 
une nuisance publique alors que le service n'est pas 

J 

rendu. La compagriie installe la ligne de Saint-Henri à On se servait de délateurs et ceux-ci recevaient 
Saint-Lambert pour un téléplione public au magasin 

le quart de l'amende. Toute personiw posséda~lf 
général. Ce service fonctionne de jour seulement de 

Line voitul-e ou tnie airtoinobile ne doit pas aliel- 
6 h a 18 h. Ce n'est que trois ans plus tard qu'on a le 

plus vire cjue le pas d'un chrvol. Tout semblait 
service de soir et de nuit pour les urgences seulement. parfait. .. excepté la peinture, car on dut le repeindre 

dès 19 16. En 1954, le conseil demande au ministère On déménage souvent le téléphone de maison, car 

des Travaux publics de le renforcer alors q u 7 i l  es, l q u n  on se plaint d'indiscrétions. L'utilisation du téléphone 

des plus faibles de la province et qu ' i l  y circule un 300 $ par année a u  

trafic excessivement lourd ; la responsabilité est trop En 1949, on obtient trois autres lignes, et en 1953, 
grande pour le conseil. on somme la Corporation du téléphone de bien vouloir 
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' 
déménager ses poteaux qui nuisent à la circulation ; 
ils sont presque dans le chemin. Petit àpetit, le réseau 
agrandit. Aujourd'hui tout le monde peut avoir sori 
téléphone et même plus. Les commu~-iications ont 

vraiment Tait un pas de géant pendant ce siècle. 

c ' e s t  le 5 décembre 1927 qu'une demande 
d'expropriation est faite en vue d'installer l'électricité 
dans le village. Ce travail est réalisé A l'été 1928 par 
la Compagnie Francis Water and Power. Le conseil 
s'engage a payer l'éclairage des nies. En 1939, la 
Shawinigan Water and Power obtient le droit de dis- 
h-ibuer l'éclairage, la chaleur et la force moîrice dans 
les limites de la municipalité et le droit à l'usage des 
rues pour les besoins de l'installaiion. Et pendant 
plusieurs années, on s'occupe à changer les poteaux 
de place ; il faut aussi changer les ampoules q u i  
coûrent 1 5 $ l'unité en 1939. Ce n'est qu'en 1949 qu'on 
installe l'électricité dans les rangs en commençant par 
le rang Saint-Augustin. En 1959, notre système 
d'éclainge des mes compte 3 1 lampes de 1000 lumens. 

Lors de la constniction du nouveau pont, le 
ministère des Travaux publics offre d'assumer les frais 
de l'installation électrique nécessaires à l'éclairage 
dudit pont mais le conseil doit s'engager a maintenir 
en bon état ladite installation et a payer la consotn- 
[nation de l'énergie électrique. 

Depuis 1963, année de la nationalisation des 
centrales électriques, nous sommes dessenlis par 
Hydro Québec. 

LA SALLE PAROISSIALE 

&'est en 1952 que le coiiseil rniinicipal accepte 
un regleinent d'einpnint de 1 O 000 $ pour la cons- 
truction de la première salle parojssiale. A l'assemblée 
du 4 aoUt 1952, onautorise l'acliat d'un piano au coût 
de 225 $ et on établit les tarifs pour la location de ladite 
salle : 

5 $ pour une séance pour la fabrique ; 

25 $ pour des premieres noces ; 
35 $ pour des noces d'argent, d'or ou de diamant, 
mais gratis pour des assemblées de congrégation. 

Ln saile pal-oissiale. 

Cette salle a seulement un étage partagé ainsi : 
une grande salle, une estrade appelée théâtre et une 
petite salle. Celle-ci sert à tout, comme salle de 
conseil, salle de cours pour une classe du primaire 
pendant deux ans et pour tous les cours de couture, de 

automobile et j'en passe. 

En 1983, on localise et agrandit cene bâtisse qu'on 
appelle désormais le Cenire municipal. 11 a deuxétages, 
et rilusieurs salles sont à notre dispositioti. II continue 
à servir coinme salon funéraire et pour des réceptions 
de toutes soi-tes. Son grand stationnement le rend L T ~ S  

pratique puisqu'jl est près de l'église et du bureau de 

poste. 

(Cci &cri[ csl tel que III e i  iranscrii a panir du Lt1.i-u des nrinuier.) 

Je proclarile MT Éphrer,i B~r i~ i e r  éitr couiseiller i l i r ~ r z i -  

cipnl  ri rerizykrnrnai-tf de M r  Éricnvie Guay so i fm i  

de chfirg~. 

Mr. Ai~loine Vnllh deil-innde yiill~ (élections) yozir. 
les cnrzdidats Épl~rewi Berwier er Fi-nfzpis Pelllzar 
el Auidré Labrecqite ei TI?ornrrs Laliontéfils. Je  cor^- 

fate qu'il est orne Iterires et qirnrf el que jiri proclatné 
O onze zPhecireii et qrrelt/lres rriiltiites &II: kphrein Ber- 
n.ier é11.4 contre SOI? adversaire rL .3~  Frnvipis Pe/chnl qrri 
n'éfdit pu élecle11r. Je r4.1se cette yropos~tiorz ; j e  si.,ir 

yrêr <i l'accorder ci coriditioiz p i e  kir. Anloit~e Ellé 
retire sa proposition et qu'il den1.an.de le y611e prir 
i ~ i i i g ~  éledeirlr tel qu'il I'uJre 11qnis ri.on pour Les cnri- 
diciois fiphrern Bernier et F ï d r ç ~ i ~  Pcld~at ~iterrdli  

qu'Éphrem Beni i~r  a/ élu (el que r i isdi t .  Altcndrl 



i 

qi.rt. l'lieiiri~ ut rrts auatirée c'a/-ci-dire qri'il e\.t orirr 
hci.1rr.s PI i i i ~ ~ ~ y f  ~?~irt~i tes  PI q1.t~ Je ne yeux  avoir la yaix 

jc rir peuxfiraii- i'éi~ctiori et je dkille que le lieurenar-it 
goiriierriezir devrn 110111111er I ' C I L I I ~ ~  co~.ceillcr irtt qu'il 
rst irnpossilde de se roi~preridre ici. LE p r é s i d ~ ~ r  
soirsrigwé clfmarziie ri Mr. Frnnpis Petikl~dt s'il a irri 

rqii ;4 procliiiw de iLk F-X Len1i~ i . i~  et Lanc ovornf.~ 
se rapportant Ii i l ~ i o i i  qin'il n r.p.ie san~edi pocir lus_fiilis 
dr t~.r part dc r u w  cle !'été denlim c . 4 - d  -1894. 17 est 
nlors 0x -e  liêiri-C.F i i i i y  iriirarrtts. $ 1 ~  Frnripij Pelcliar 
repoizd :je cl je !re paye pas. Ori m e  : pdll p6li 

POIJI, ~ ~ I I T P , ? ~  B ~ r t ~ . i & r  et poirr 1 'airrre  dusd di do f il est 

alors oitze hcrires et qi~nrt l i r tr  ~?ii i l t i t~s e t je  réporids LA 
paix. . . ei j'acrorderdi le pôll qcrc yo1.ir h (nndida 1s 
q ~ i  ne sorit pns clicore élirs. j e  ile iraus le dois pus vci 
q ~ t e  I'iiaire c s ~  niionré c-i-d oiTre Imrres et qricrrrirntc- 
~1r1.q el qrrc i?ozrs ne /'avez yns clenmttdé ci? iwe rlolo17nnf 
vos norrti et préiziirtis tel qrie t m s  avez SLI lqfnirc E ~ I  lie 
lu IJM i z r  yns i A.lwieurs Les corrseillers s o i ~ n i ~ t  de cho ye 
le temps de fa faire leurs proporitioi?~ eirx-niênies er 
d'niroir vot~?: ~riêt.ncs proposé les Sieirrs sotir-~ilentioii- 
tiécii ot?ec letir nori1 d yréizoii.i. Jt derizarzde ei.lco1.e In 
yaix er le silerue oit rie uet~f pns Iiîe I'acmrder c'est irri 

v m i  désordre or? vtf.rt fol-joirrs Ie pôll pour rirz cnndidrii 
qrii ul di.) Ii oriae herit-es er pielqties rrii171lfu. de- 
!.iiai~.da enrore k i  paix disnttt si I,OGIS r1.e IWP I'clccordcz 
c'csr le lietrferiani pliveri3erir qiii rzoiî.itiier.li It coi?- 
scillrr eri m~iplnarr.i~i?r cle Mt: Rouniinld Valli2rf sor~mir 
(ie dicrrge. I r  tie,s?arnde encorf la yaiX po~rr s'ei?iei?dre 
si-ir lt cticiix c h  dernier rondirlat 2 Aire c'est pirr qi.ie 
-j~i?iais or.1 rie se roirij~reiicl pl~is. je crie 2 /larite 

i 

i ~o i x  C P  que j ' a j  d4iri crii, je i~oirs fieris Mi: &hrerli 
Berriier {;/LI r.@llsi?i//~r et7 revrrylareli?enl de  .$!r. 
Élitrine Crrny s o r ~ ~ i t  de i h n g y  ~ o n / r r  Son adwrsrlire 
M I :  Frdryuli Alchat  q r r i  ri 'es! pas éligible prirw qlre 
ses tnxes n~.tii~.iciprnles i.1.e soi-zî pas pq~Ées cl qi.1'11 dir 
I ] L I ' ~ /  a voi~1t.1 Ifs payer rt q~l ' i l  r?'ci par y i ~  les payer el 

q~iejii?alenici?.r il iJelir plaider td qrie s1i.r-rlii. Alors 
je detnandc encore la paix Leur detiuii-irlottt s'ils dési- 
relit Ic poli polir r i r i  cnndidot i Aire eti re~rtplaninei~î 
de  Mr. Ro~rrrinld ihllii.rcs par viiigî Elecleiin ef 
ierrr derilni.idani lectr noni t t  yréizorri or1 s'ils veulei?i 
fiire i.rtle rlii~zsion. Le rrouhle est pire qire j (1i i1n is ora 
deinarrde tiii.doitrs lu 1~1ét11e ( I Ios~ .  et It~?po~sitile de se 
cor?zyre~clrc nlors je crie eizcore irne-fiis Mx Éyhreni 
Bwi~ier est élri corseiller i,iilriicipal conrre 3-0.ori (idver- 
suire JLII: Frrrtzpis Ptllc/~.~~f et yorii l'riritrc ciiriseiller li 
élire parce guejc i?e ~ C I ~ S  nvoir la poix- ct que vains 
c h e r c / 7 ~  q ~ t e  le r ro~b l t  ei qri'il af prk de ifiidi iorlirrie 
je  riotrs / ' n i  d4a dit je  rn'ntlrc.ss~rai nii lietilerini.ir 
GOLI t~erneur p o i ~ r  vol-IS 1%01.11 mer L I ~ I  izo~ii~eain cotisciller 
arreridu qtie Il/lr le i~ ia i re  qui est yrksei~r ierfe  
assemblée cl IbicssiP~rs les coi~seillcrs R o ~ i ~ i a l d  
Ihllières, Lo~.,is G ~ I I &  : Ephreiri B ussikre, ~ ~ ~ i c w i t e  
Gt tay  t r i e  <ojzseillei.if d ' q i r  nirisi ; nlors j e  Jerrlic irzes 
livres V I I  qLle I'exitnrioi~ est h sori coivible eii dkrz t  le 
Er Goi~verneur  i.~oi.is rionrtnern ull cuizseiller en YCI 1'1- 

plmer~ieiîr lie .Ur h n i u a i d  l/nlli&e.~. 

Llassei.~iblée est alors rlose. 

Dono? B Sr-Laniben de Lauzon Comtc dc Lcvis cc 14'CL" jour de 
jarii,iti. 1 S95 
. ht..ipiii le Varnicttc,  Secréiairii- 1 i . c \~~i . ic r  c l  PrCk't!..---! de  
I'cieclion 

Année Population Oh d'augmentation Logements % d'augmentation Pop./log. - 
1873 1563 250 6 
1967 1610 3% 355 42% 5 

1970 1697 5% 400 13% 4 
1975 2354 33% 605 51% 4 

1980 3138 39% 9 6  56% 3 
1985 3759 20% 1403 48% 3 
1990 4070 8% 1504 7% 3 
1995 4485 10% 1807 20% 2 
2000 4722 5% 1937 7% 2 
2001 4815 1965 2 
2002 4857 2025 

-- 

Sources . Starisiique Canada 



ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE SAINT-LAMBERT 
ET DES MUNTCIPALITES DU C O ~ T ~  DE LEVIS ET DE LA PROVINCE DE QUEBEC 

Brcakeyvrllc 

Cliarity 

Sainr-Henri 

Sain!-Jean- 

Ch .~ços tome  

Saint-Roniuald 

sain[-Éticnnt 

~ a i n t - ~ e d e r r . ~ t c u $  

Saint-Nicolas 

Pintciidrc 

Saint-David 

L t 1 . i ~  

Lauzon 

Saint-Joscph- 

de- iivy 

Aulrei 

iiiunicipal13s 

Pro- 

* incllis danh autres municipalircs 
* + a n n e x i o n  okt fusion dans Lcvis 

Source : Statistique Canada. Rcccnsemenis dCccniisux er quinquciinnux 



CaractPristiques 

Corn position selon I'5ge 

-- 
'Total - lVutcs 1s 

4 86û 2 5505 3 532 845 3 704 6.35 
pmonnes (21 

4 

A q k  dc 04 ana 315 160 155 375765 192275 183490 
de 5-14 ans 720 ,370 150 915 810 466790 449020 

Sourccs : Sfaiistiquc Canada. 

Saint-Lam bert -de-1,auzon Québec h 
Sexe 

masculin 
Sexe 

féminin 
Sexe 

féminin 
Tot al Sexe 

masculin 



Sources Staiisiique Cannda 

Ménages formés d'un couple (marié ou en union 
libre) sans enfants 

Ménages formés d'une seuk personne 

Autrm grna  de ménage LI5) 
Ccrtaincs cnractfiristiqucs dcs logcmcnts prhfk 
occupés 

Nombre total de logements LUJ 
Sombre de logements posskdés UU 

Kornbrc de logements louis LW 
Nombre de logements construits avant 1991 
Yombre de logements construits entre 1991 e t  

200 1 

53 5 

360 
200 

1 795 

1 465 

33 5 

1 450 

345 

809 855  

880 770 

445 315 

2 978 110 

1 724 465 

1 249 455 

2 630 670 

347 440 



NOMS DES RUES 

31 est iniéressaiit de constater qu'à travers les 
déceniiies, les noms des diffirentes nies ont souvent 
cliangé. Ces changements ont soulevé bien des 
passions ct  fiirent a l'origine de ccrtaine.~ contro- 
verses. On ne retrou\/e pas de règles proprement dites 
a ce sujet. 11 seinble que le choix des noms de rue soit 
laissé aux gens du milieu ; la Chambre de commerce 
en suggère à l'occasion oii encore le tout est laissé au 
gré. du promoteur. 

Ainsi nous voyons qu 'en 1972, le Conseil 
muii ic ipal, avec l'appui de la Chambre de conimerce, 
suggere i Alphonse Roy, promoteur du parc Roy, 
d'utiliser des noms d'animaux pour ses quatre 
nouvelles rues : des Chevreuils, des Élans, des Ceds 
et des Orignaux. La réplique ne se fait pas attendre. 
Lcs résidants disent qu'on n'est plus en 1608 et qu'ils 
ne se considèrent pas comme un zoo. Ils proposent 
plut& d'adopter l", 2' Avenue, et le, 2' Rue, etc., ce 
qui fut fait poiir un certain temps. 

Qiielques années plus tard, c'esr sous un nouveau 
vocable que le parc Roy sera identifié : celui des fleurs. 
Ainsi iious retrouvons : rue des Lilas, lue des Tulipes, 
place des Jacinthes, etc. ; encore la, les fleurs ne 
rallient pas tout le monde. Le vieil adage le dit bien : 
<< On ne peut pas contenter tout le monde et son pire. )> 

Développé dans les années 1968- 1969: Alphonse 
Roy voit son parc changer d'appellation, noii sans un 
pincement au cœur, pour devenir Domaine des 
Érables, piiisque au départ c'était une érabliere. 

Erifin, en 1 980, le Conseil municipal veut mettre. 
un peu d'ordre la-dedans et demande une expertise à 
la Coinmission de la toponymie. Le rapport note des 
éléments problématiques : 

Certaines grapliies dissemblables pour un méme 
nom. On relève les formes suivantes : me du Pont, 
rue di] Pont Ouest, rue Dupont et rang Saint-Patrice. 
kient donné que 86 % de cette voie de communication 
est dans un milieu rural, la Commission propose 
<( cheinin du Pont >), et le milieu urbain s'accomindera 
de << n i e  du Pont o. Le spécifique fait référence au 
pont et non à un nom de famille : << rue du Pont >> est 
adopté. 

Une  autre problématique, ce1 le des noms inultiples 
pour une mEme entité ou pour une même voie de 
communication continue qui porte les noms de : route 
Saint-Augustin, rue des Érables, rang de la Rivière, 
cliernin du Bois-Flanc et rouie Saint-Isidore ; dorénavant 
ce seront nie des l?mbles Nord et nie des Émbles Sud. 

Nous retrouvons des zones de développement de 
type urbain disséminées ça et là dans un nlilieu niral ; 
exemple : le parc Bout in. I I  est suggéré I'uti lisation di] 
générique <( iue >> pour tolite voie située en contexte de 
développement de type urbain. Les voies de com- 
munication situées en milieu rural devraient porter les 
génericlues << chemin ou rang >> pour les voies paralle- 
les à l'aligneinetit général du cadastre existant ; 
exemple : cherni n du Parc, rang Ibenli I le. 

Le parc Boutin, dont le promoteur est Femand 
Boutiii, démarre lentement en 19.58 pour prendre de 
l'ampleur en 1969, a la suite de l'acquisition de lopins 
de terre achetés de Georges Deiners, Edinond 
Bussières, Gérard Labrie, Marie-Laure Bourget, 
Ovide Roussin, André Fecieau, Simon Fortier et 
Roland Dumas. On choisit les noms de Iégurnes pour 
ce développement. La contestarion se fait sentir. Tous 
ne sont pas ravis de demeurer sui. la rue des 
Concombres, des Tomates et des Patates ; on \la j q u  'a 
refuser de s ' y  construire. On cl~oisit donc de 
remplacer les légumes par les oiseaux, clioix beaucoup 
moins péjoratif. Ainsi nous avons rue des Mésanges, 
des Rouges-Gorges, des Martinets, etc. 

Rue  Sainte-Marie devient lue Maiie ; ce nom fait 
référence à un des enfants de h/lmc Gobeil, ainsi que 
les rues Sylvain et Josée. 

Nous remarquons plusieurs endroits identifiés 
Place, ce qui veut dire une nie avec un cul-de-sac ou 

enclave. La plupart de ces places parlent le noin 
du promoteur. 

L'emplacement de Place des Îles possède cer- 
taines particularités basées sur des phénomènes 
gtographiques ; nous retrouvons plusieurs îles à cet 
endroit. Jean-Yves Lemieux, promoteur, a clioisi 
judicieusement les noms suivants : nie du Lac, me de 
l'Anse, rue d u  Phare, etc. pour son développement 
qui a débutC en 1956 sur la ferme ancestrale. Une 
centaine d'emplacements seront ainsi développés. 



+3 Place des Cerisiers, autrefois rue Lavertu, développé 
par René Lavertu au début des années 1970. 

93 Place du Repos et rue Bouffard développées en 

1962 par Lucien Bouffard sur un terrain acquis 
d'Arthur Sévigny, de Breakeyville. 

4 3  Place Labonté, d'une ferme acquise par 7m1a et 
Aimé Labonté eii 1953 d'Albert Lecours, père 
d ' l m a .  C'est cn 1974 qu'on développe cette rue 
portant leur nom. 

*:+ Place Philippe, du nom de son promoteur Philippe 
Boivin, projet domiciliaire débuté en 1998. 

*:+ Place des Hauts-Bois, autrefois connue sous le 
nom de rue Morin, ouvert en 1980 par Robert et 
Napoléon Morin. 

Q Place Hébert, jadis Parc Hébert et rue Hébert, 
développement commencé en 1976 par Jean- 
François Hébert. 

Un autre secteur de notre paroisse est identifié 
par des noms d'arbres : rue des ChCnes, des Saules et 
des Trembles ; c'est le cas du développement de Jean- 
Guy Routhier débuté en 1976 sur une terre acquise de 
Lucie11 Vallières. En 2002, on y retrouve une trentaine 
de maisons. La rue des Peupliers s'y ajouta après 
avoir éti nommke tour à tour rue Industrielle et rue de 
la Meunerie. La Résidence des Peupliers, pour  
personnes âgées, est érigée aujourd'hui à cet endroit. 

Les grands hommes de l'histoire sont bien 
représentes dans un sec.teur de notre rnunicipaliti ; 
on y retrouve les nies Cartier, Cliamplain, Dollard, 
Joliette, Marquette, Brébeuf et Place Verchères. 

Les aniikes soixante-dix furent riches en 
développement industriel. C'est ainsi que le Parc in- 
duscriel, adjacent à l'autoroute 73, voit le jour en 1976 
grace à un grand visiomiaire, Raymond Cadorette. Il 
choisit, à bon escient, des noms de geiis qui ont été 

l 
- -  -- - 

Le debor-dernelit de In rivière « le Bras >> ej3 19-13. 

B a n s  la  première moitié de 1800, les premiers 
coloiis arrivant à Saint-Lambert s'établirent à 
l'extrémité est de la me du Pont, aiLu limites de Saint- 
Henri, appelée le « Bas de Saint-Patrice ». Ces 
défr~clieurs venaient entre autres surtout de Saint- 
Jean- Chrysoslome, de Saint-Henri, de Saint-Isidore 
et de Saint-Charles. 

Pour ces p-remiers colons, la vie ne fut pas to jours 
facile. 11s se constniisaient le long des cours d'eau, 
ruisseaux ou iivieres, plusieurs au sud de la riviérc 
<< le Rras >>, pensant que le chemin public passerait là, 
mais il y passa beaucoup plus au nord. Ces gens 
devaient donc traverser (< a l'eau ,) eii été et sur la 
glace en hiver, pour aller a la route. Pendant la crue 
des eaux du printemps, ils se kouvaient coincés chez. 
eux pendant des jours, voire plusieurs semaines, a moins 
d'aller a Saint-Isidore ou à Saint-Henri. Certains 
cornue Exior Bouffard et Joseph Pelchat, fils de 
Norbert, demeuré là onze ans, se résignèrent a 
déménager leur fami l le près de la route. 

irilpliqués dans le milieu pour désigner ses rues : bou- 
levard Léon-Vachon, en souvenir de celui qui ht 
secrktaire-trésorier municipal de 1938 h 1976 et chef 
de gare de 1938 a sa fermeh~re en 1954 ; les riles 
Damase-Breton, Lucien-Gobeil et Napoléon-Couture, 
trois hommes qui furent maires de Sa1n.t-Laniberi. 

-- -- - - - - 

L'express de Joseph Pelchat ci1 1935. 



- ------- - - 

Slrigh ri hlitoris. 

La crue des eaux de la rivière (( le Bras >> a causé 
le décès d'Émile Rouiea~i en inars 1945 lorsqu'il est 

torrilid du pont de fer en tentant de regagner son 
domicile après u n  voyage en train a Québec. (Voir 
page Roch Rouleau, Ncllie Lebel.) 

De nouveaux colons arrivaient et trimaient dur 
pour agrandir l a  (( terre faite )) et produire davantage 
poiir pouvoir vendre a u  marché. Chaque semaine, le 
père se rendait à la ville avec I'« express >> (modkle 
de voihre a cheval) chargée de prodiiits de la ferme, 
tels les eufs et le beurre, et rapportait les denrées 
rares comme le sucre et la farine. L'hivei; on envoyait 
I~s,ieunes garçons, souvent pas plus agés que 10 ans, 
avcc une ou deux « sleighs à bàtons », livrer du bois 
airs << pratiques » (clients) de Saint-Romuald et, gratid 
boi-iheur, d'avoir la permission de prendre quelques 
sous : ils s ' o h i e n t  pour le dlner une boite de ( r  biscuits 
du magasin >). 

C'est vers l'année 1905 qu'on vit l'arrivée du 
chemin de fer <( le Transcontinental ,> dans le bas du 
rang avec sa slation Beaudet devenue plus tard Cantin. 
(Au tout début, cette gare se serait appelée Blanchet.) 
Qiielques années apres, ce sera le « Québec Central » 
q u i  passera dans le haut du rang. La gare portera le 
nom de Ville Lamberi. Ce nouveau moyen de  
transport apporte difiérents avantages à nos habitants, 
entre autres ceux d'aller plus facilement à la ville, mais 
aussi de recevoir des voyageurs. Certains vont rnêine 
en tirer profit en devenant charretiers, comme Martial 
Dussaiilt, homme d'un certain agc tres volubile, qui 
disait : << Encore un " lit " voyage à Beaudei ! » Un 

Gorr Ville Lut?ihei-t. 
1,'oycrge de rioces de Lucierr Robiraille. 

jaurqu'il revenait de la station avec deux passagers, 
le siège arrière de son express sc décrocha en 
traversant la voie ferrée et i l  perdit ses deux 
compères sans même s'en rendre compte, trop 
occupé qu'il était a raconter ses Iîistoires. Arrivant 
chez Philias Cantin, environ deux milles plus loin, on 
lui detnande oh sont ses passagers. Se retournant, i l  

répond : « Ah ! Ils sont débarqués, les venimeux, mais 
ça doit pas faire longtemps, j'ai parlé avec eux autres 
tout le long en m'en venant ! )> 

Tout le monde du rang allait chez Philias Cantin, 
car i l  possédait, depuis le début des années j~ingt, le 
seul réléphone di1 rang et le dépôt de la << malle )i. De 
plus, i l  était le dentiste itnprovisé du coin : extraction a 
froid, s'il vous plair ! Mais les Cantin etaieni aussi des 
raconteurs d'histoires et des farceurs. Beaucoup se 
sont tordus de rire en écoutant Maurice. souffrant de. 
surdité? raconter les tours pei-idables qu'il jouait a son 
épouse et de l'entendre dire qu'il enlevait son appareil 

Phorographit. prise ù la statio,i Cnntiri en 1934. 
En aiannt . hror.berf Prlrhnt et son ji-ei.c ~nul -É~ , i r l e  : 

en arrière : Georges Asseliri et Ré01 Aiibé. 



' auditif lorsqu'elle répliquait pour ensuite lui demander, 
le sourire au coin des lèvres : « Coiidonc, Marie-Ange, 
parles-tu ou si tu chantes ? » Malheureusement, cet 
unique et coloré personnage est décédé, heurté par le 
train qu'il n'avait pas entendu venir. 

Nos habitants havaillaient fort sur leur terre mais 
l'argent était rare. Pour gagner des sous, plusieurs 
oiit travaillé à l'extérieur, soit a la construction du 
cliemin de fer ou du pont de Québec, d'autres a la 
réfection des routes. Vers 1925, lorsqu'on améliora le 
rang Saint-Patrice, en plus de leur travail à la ferme, 
certains charroyaient du gravier avec leurs chevaux ; 
mon père se souvient eticore de cet llomrne épuisé, 
dormant debout accroché par le bras aux attelles de 
collier de son cheval, en attendant son tour pour 
cliarger son voyage. 

Vers les années 1930, les a h i s  de presque chaque 
famille du rang allaient dans les chantiers en Abitibi, 
travailler pour 30 $ par inois. Dans les condi tions de 
vie difficiles de nos gens, an emprunte et on prête bien 
des choses. U n  dimanche avant-midi, une jeune fille 
arrive chez ses voisins et demaride : « Madame, on a 
de la visite et maman m'envoie emprunter de la 
viande. » « Pauvre fille, de répondre la dame, je n'ai 
qu'un morceati de bœuf et il cuit sur le poêle pour ce 
midi. >> << Ça va faire pareil ! >) de rétorquer la petite, 
et elle est partie avec le chaudron et la viaiide. 

Dans ces années, presque toiit se faisait avec les 
chevaux et il s'eilsuivait parfois des aventures 
cocasses. On travaillait sur la terre, on allait livrer du 

1 

bois de chauffage. Un jour, mon père, Norbert Pelcliat, ' 

qui n'avait pas dix ans, s'est fait lancer dans le fossé 
par la jument mordeuse de son père, en marchant 
devant elle. « Une chance que j'avais mon gros 
Makana de  l 'armée,  l'épaiile m'aurait parti ! » 
raconte-t-il. On allait faire scier des billots chez le 
père Élie (Duinont), au début de Saint-Henii, et on 
livrait le pairi en voiture à cheval. C'était le temps OC 
un pain équivalait a deux << barres de pain » et on 
comptait 13 pains a la douzaine pour les grosses 
familles. On allait à la beurrerie poi-ter le lait à la 
station, et lorsqu'on faisait boucherie, on transportait 
la viande avec les chevaux. Un jour, Adélard Paradis, 
ayant tué un gros bœuf, tentait sans succès de le 
cliarger sur sa sleigli qui glissait toujours sur la neige. 
Devenu h-ès en colère par la situat.ion, ne voit-il pas 
aniver son voisin qui lui dit d'un air sérieux : « Veux- 
tu m'as te dire comment faire ? Tourne ta sleigb a 
l'envers sur ton bmuf, attache-le après ta sleigh, 
ensidite tu n'auras qu'a retourner ta sleigh à l'endroit ! » 
M. Paradis ne l 'a certes pas trouvé drôle, moi si ! 

Et le dimanche, les chevaux bien brossés, avec 
leurs attelages astiqués, étaient attelés sur la plus belle 
voiture pour se rendre à l'office. Mon grand-pere 
Arzhur Blanchet était très fier d'aller à la g-rand-messe 
avec son magnifique étalon Palornino - lorsqu'il 
voulait bien se laisser atteler -, mais ses filles l'étaient 
inoins et se cachaient, rouges de honte, sotis la robe 
de carriole lorsqu'il se levait debout, au coin cllez 
Fontaine, pr2t 5 séduire n'importe quelle jument. 
Elles se rappellent aussi le jour ou, au  retour de la 
messe, il a mordu a belles dents dans le chapeau a 
fleurs que portait une daine assise confortablement 
dans la voihire aui le précédait. 

1-1 y avait aussi Onésime Nadcaii senior, doté d'une 
force et d'une endurance peu comnunes, qui, souvent 
le dimanclie, à l'heure des offices, se plaisait A aller 
chercher de l'eau au ruisseau, pieds nus sur la neige. 
Certains « ratoiireux >j ,  eritre autres les Leclerc, 
arrêtaierit jaser avec lui, espérant bien lui voir bouger 
les orteils. Ils prenaient même des gageures entre 
eux, mais jamais persome n'a pu se vanter de l'avoir 
vu bouger un seul orteil, même en ar ivant  en retard a 
la inzsse. Cet homme faisait preuve aussi d'une 

---- - grande agilité inalgré sa staîure imposante et oii m'a 
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' raconté qu'étant plus jeune, à son retour de l'Ouest, i l  
se rendait fièrement la messe, coiffé d'un beau 
chapeau de cow-boy et monté en selle sur son cheval 
blond. Laissant son cheval libre après l'office, i l  le 
si f i lai t  pour qu'il vienne à lui. Lorsqiie l e  cheval 
passait, sans I'arriter, il lui saisissait une poignée dans 
la criniére et d'un bond l'enjambait. II va sans dire 
que ces messieurs réunis siir le parvis de l'église 
rêvaient sûrelnent secrètement d'en faire autant. 

C'est aussi avec Ics chevaux qu'on distribuait le 
coumer. Alexis Lemieux, beau te.mps mauvais temps, 
faisait la livraison aux habitants du rang avec sa 
voihre compléternent fermée et chauffec à l'aide d'un 
miii~iscule poêle i bois. C'est encore avec les 
chevaux qu'on entretenait le rang en hiver, chacun 
granant son bout de cliemin après entente avec son 
voisin d'en face. 

Puis le progrès a fait son cEuvre. Au début des 
aimées 1940, les (< snowmobiles » anivent dans lemg. 
Bertrand Fontaine et Napoléon Roy transportent les 
gens à l'église, le dimanche, et c'est en « snowmobile >) 

que M. Fontaine livre l'épicerie dans le rang. 

Le 23 mars 1950, Léonard Dumont, a I'aide d'un 
(< bulldozer >>, ouvre pour !a première fois le bas d.u 
rang Saint-Patrice jusque cliez Georges Asselin. Par 
la suite, le ratig Saint-Patrice sera entretenu l'hiver 
niais on n'est pas au bout de nos peines car, presque a 
chaque printemps, le bout de chemin entre Georges 
Asselin et Artliur Blanchet sera encore inondé et on 

devra comme auparavant, pour se rendre à l'école ou 
faire les commissions, faire le tour a pied ou avec les 

1 

chevaux par les champs des Béland ou tirer les autos 
' 

avec les tracteurs nouvellcrnent arrivés pour passer 
cette partie de route. On devra encore SC battre avec 
les « ventres-de-bœuf » « mollières » du Iiaiit du rang 
ou s'enlisent les automobiles, et cela jiisqu'a la 
réfecrion de la route en 1957. 

Le rang Saint-Patrice comptait, au milieu des 
années ciriquanie, près de 45 cultivateurs qui avaient 
entre 10 et 20 vaclies et aussi des porcs et autres 
animaux. En ce temps-lh, c'était sûrement le plus gros 
rang de la paroisse. D'après certains, les propriétés 
des habitants de ce rang comptaietit pour la moitié de 
l'évaluation foncière en provoquant chez cluelques-uns, 
il va sans dire, un peu d'orgueil et de vanité. 

Comme ailleurs, les travaux de la ferme deviennent 
plus mécanisés. Presque tout s e  fait avec les 
tracteurs : les semences, les foins et les récoltes. Mais 
les corvées entre voisins étaient toujours à la mode. 
On coupait l'avoine avec une moissonneuse-lieuse, 
plaçant les (< stoucks >) (gerbes) quatre par quatre pour 
les laisser sécher Venait ensuite la con?ée du battage. 
On réunissait les voisins avec leurs tracteurs et leurs 
paniers a foin. Les « p'tits gars » conduisaient, les 
autres ramassaient les « stoucks » et les amenaient 
devant la grange où les anendait la grosse batteuse 
McCormick de Joseph Turgeon ou d'onézime Nadeau 
junior. Le lendemain, c'était au tour du voisin et ainsi 
de suite pendant quelques semaines. 
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Le rcirrge du bois. 

En Iiiver, généralement en février, on se riiinissait 
à nouveau. On sortait le banc de scie et « l'engin 
stationnaire » : c'était le iemps de scier ces inimenses 
tas de bois, cordé debout pres des bâtiments, en bois 
de cliau ffage. Cependant, les plus grosses corvées 
avaient lieu lors de la reconstruction des granges 
dernolies, devenues trop vieilles ou détruites par la 
foudre. Plusieurs ont été détruites par la foudre dans 
le rang Saint-Patrice. et même deux la m2ine nuit. 
Lors de la reconsmict.ion de ces granges, tout le monde 
apportait son aide et on y rencontrait des gens qu'on 
voyait rarement. Cela me rappelle Thomas Blanc het . 
Mon père disait de lui : « II est agile cornnie un singe ! )) 
Je l'ai VU a la reconstnictioti de la grange de mon on- 
cle. Il érait monté sur 1cs derniers barreaux d'une 
longue éclielle, une jambe accrochée dans I'avant- 
dernier barreau. Il  a sorti tout son corps d'un côté 
pour aller clouer un cloii au bout de ses bras et l'échelle 
est derneurée debout. Je n'en croyais pas mes yeux ! 

1 

Mais ce tenips-la aussi a passé. Nos deux écoles 
du rang ont été fermées et vendues. Le transport 
scolaire est ;imvé, des macllinenes plus modernes sont 
apparues, la route a été asphaltée, les vieux ont vendu 
leurs petites fermes qui n'étaient plus rentables. Le 
rang fut rebaptisé rue du Pont. 

Aujourd'liiii, sur la rue du Pont Est, i l  ne reste que 
bien peu de chose de ce passé lointain. Mais lorsqiie 
mes pensées me ramènent a mes racines, je fernie les 
yeux et je revois l'école du rang, j 'entends couler l'eau 
du Bras, je souris aux jeux d'enfants que nous 
inventions dans les <{ Pointes )> et me reviennent aussi 
les visages de ces gens peu communs qui ont bâti ce 
coiil de Saint-Lambert : le Bas de Saint-Pairice, rang 

bi-ise-culoltes » de nos ancetres. 
Raynsld Pelchat 

Bu début du X X  siècle, l'herbe poussait dans 
les cliemins secondaires et il y avait deux sillons creii- 
sés par le passage des roues de voi turcs et iio autre 
par les chevaux. Pour rencontrer, les rares autos ou 
les c-amions devaient se tasser pres du fossk bordé de 
branches et s'inimobiliser pour laisser passer les 
voitures à chevaux : elles avaient la priorité. La loi 
disait et dit encore : « S i  un conducteur de véliicule 
moteur reiicontre uo cheval qui panique ou se cabre, i l  
a l'obligation de s'arrèter pour le laisser passer. » 

Les cuttivnieurs étaient aussi responsables des 
chemjns publics qui traversaient leurs teires et avaient 
l'obligation de les enl~etenir : l'été, il fallait surveiller 
pour qu'il n'y ait pas de pont défoncé ou de pierres 
levéespar la gelée pouvant endommager les voitures ; 
en hiver, ils devaient les n ive le^ avec iine gratteuse ou 
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un rouleau tir6 par un beuf ou un clieval. Dans les 
rangs doubles - propriétaires diffkrents de chaque 
côté de la route -. i l  y avait entente entre les 
c~iltivateurs pour l'entretien du chemin afin de le 
maintenir en bon état pour le postillon (facteur) qui 
livrait la <( malle » (courrier) tous les jours de la 
semaine depuis 1 937 eriviron, pour le boulanger 
égalcrnei~t qui desservait deux fois par semaine avec 
voiture haute plus versante, e t  pour bien d'autres 
personnes cotnine, par exemple, les vendeurs de  
poissons, de tabac., de produits par les compagnies 
Familex, Rawleigh, Warkins, etc.,  ainsi que les 
commerçants de Saint-Latiibert, de Saint-Narcisse 
et de Saint-Bernard qui livraient leur viaride jusqu'i 
Bieakeyville pour la charger dans un camion et la 
conduire en ville tous les inercredis pour y vendre le tout. 

Cluver, les chemins, en plus d'èl~enivelés, dwaient 
être balisés. Ces balises d 'me longueur de huit oii dix 
pieds e.nviron, en épinette ou en sapin, devaient avoir 

une touffe de branches daris le halit pour être visibles 
' 

en tout temps. On devait aussi faire des (( rencoiii rch >>, 
c'est-a-dire des lisières de routes grattées en dellors 
du chemin, d'environ cinquante pieds de longueur 
su.r six pieds de largeur. Les charges lourdes restaient 
sur le chemin tandis que les plus legères prenaient la 
« rencontre ». C'était très important d'avoir des 
clochetres ou des grelots pour être entendus et 
attendus aiix (< rencontres ». II pouvait y avoir des 
(< rencontres »tous les 1000 pieds. 

Les chemins est-oiiest étaient plus  faciles 
d'entretien a cause du vent qui  les balayait, excepté 
dans les grosses côtes ; ceux de travers, riord-siid, 
siibissaient les effets de la poudrerie, et dc gros bancs 
de neige se fom~aient vis-a-vis des batiinents ei des 
aiitres obstacles près de la route. Sur la rue Bellevue, 
a l'entrée du village, les gens aimaient mieux passer 
sur la rivière pour se rendre au village du cOié est. afin 
d'éviter la grosse côte. Sur la riie des Érables Nord, 
trois côtes étaient redoutables : deux siniées a trois 
milles de l'église et l'autre, à l'entrée du village 
(Laveriue) où, vis-à-vis des bâtisses, se formait un 
énorme banc de tieige. Quand o i ~  le gravissait, on 

avait l'impression de monter au ciel ! Ça prenait un  
siège de i~oitiire solide et bien attaché pour ne pas 
tomber sur le dos. En allant au village fdirc scier ses 
billots ou faire moudre le grain, on devait réduire la 
charge de moitié pour franchir ces obstacles. Au 
village, les chenîins ktaient  grattés plus large gour 
faciliter les rencontres. Les gros hivers, la neige 
pouvait atteindre la Iiauteui- des carres des maisons 
(le deuxième étage). A ce moinent-la, on ne montait 
pas sur la galerie, on <( descendait sur la galerie ». Les 



jours de grands vents, des bancs de neige se fomiaieiit, 
et avant qu'on puisse les niveler, des voitures passaient. 
Je me souviens qu'un commerçant de Saint-Lambert, 
Bertrand Fontaine, transportant un poêle dans son 
{< ùerlot >>, sauta à graiide vitesse un de ces cl~aos ; le 
plancher n'a pas résisté et deux parles du po8le sont 
passées a travers. Sans s'en faire, i l  continua son 
chemin avec deux pattes qui, de temps en temps, 
freinaient un peu la voiîure. 

Avant que la « mallenirale » soit implantée, bien 
des gens recevaient le coiirrier une fois par semaine, 
le  dimanche, en allant 3 la inesse ; c'était pour ceux 
qui demeuraient à quatre ou cinq niilles du bureau de 
poste. Quand on allait à la messe, souvent la voiture 
ne logeait pas routc la famille. I I  arrivait qii'on fasse 
le trajet à pied. Au j~illage, ça devenait presqiie une 
parade. Les gens aimaient montrer leur voiture avec 
u n  fier cheval qui souvent avait le crin tressé avec un 
ruban roiige et un harnais garni de grelots ou de 
sonnettes sur le dos. Les plus fiers traversaient le 
village pour aller deteler afin d'être vus par les 
amateurs de beaux attelages qui se tenaient près des 
magasins généraux. On voyait des « sleighs » à 
patins de luxe, avec un siège à deux places en arrière 
pour les dames qui, par temps froid, pouvaient se 
caclier le visage avec un  châle. Quant au cocher 
(conducteur), assis sur le siège avant, il subissait 
l'effet du fioidet du vent et avait souvent le nez et les 
mains gelés. II n'avait pas le choix, i l  devait rester 
face devant pour bien conduire son cheval. Une  
(< sleigh >> est une voilure sur patins, très haute. 

Plusieurs ont profité de l'arrivée du « snow- 

mobile >> (grosse motoneige) qui transportait plusieurs 
passagers à la fois et qui  avait l'avannge de passer 
hors des sentiers bamis. 

.4u printemps, a la fonte des neiges, la muriicipaliié 
faisait le « cri » sur le peiron de I 'église pour danander 
aux cultivateurs de couper les bancs de neige. Dija, 
à certains endroits, la neige étant fondue et les 
voitures d'hiver n'e.tan t plus efficaces, les cultivateurs 
sortaient leurs chames poiir trancher la neige durcie. 
On voyait des gens pelleter jusqu'à Ia noirceur, et i l  
arrivait que les gens du village qui possédaient des 
autos aidaient les autres à pelleter pour passer au plus 
vite. Parfois une fois l'an, une charrue du gouveniment 
passair, mais pas régulièrement. Appelée « fromen », 
elle était pointue en avant. 

Pronienode en skis, 
./enni;erre Fo~itciine. 
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Ha)aiald Pelclzat t r i  10 grnrro d'Irii:er: 

Ccs conditions ont changé au début des annees 
1950 quand l'entretien des chemins a été confié a un 
entrepreneur qui  les nettoyait pour le passage des 
véhiciiles moteurs. Les chemins d'&té deviennent plus 
faciles d'entretien gAce au (( grader >> (niveleuse) qiii 
remplace les grattes de bois ou de fer pour défaire Ics 
nids-de-poule* et les planches A laver*, grattes 
anciennement tirées par des chevaux. 

La chaleur revenue, le transport et la promenade 
en été étaient plus raciles. En ce tetnps-là, le ferrage 
des chevaux  et I'entretien des voitures étaient 
coUteux, mais contiibuaient à faire vivre le forgeron. 
Comme on dit : << Le malheur des uns fait le bonheur 
des autres. )> 

Jc,in-Yves Letnieux 

gutrefois,  nos Iiivers étaient plus rigoureux et la 
neige plus abondante. L'entretien des chemins d'hiver 
devenait tout un périple ; Joseph Lavertue en savait 

quelqi~e chose ainsi que son fils, Femarid, 

Pendant plusieurs années, ils ont eu le contrat de 
l'entretien des chemins d'hiver. Cela consistait à 
« gratter » : 

Q les chemins de la municipalilé à pai-tir de la rue du 
centre du village (du Pont) jusqu'à l'autoroute 73 
et dans l'autre sens, jusqu'au magasin de Placide 
Lemieux. La cote du Bac faisait partie du même 
trajet jusqu'à I'aurre côté du moulin à bois 
(aujourd'hui, Moulin Lemieux). Le grailage des 
chemins se faisait avec un cheval et une gratte. 
Le montant payé pour l'entretien des chemins de 
la municipalité était de 17,50 f par hiver. 

*:* les chemins pour les besoins de la Fabrique : a 
f i  j-pp m F A # F % ~ , ~ ~ , - ~  q ~ j  partir du centre du village., toute la largeur du 

: -.,'&- - terrain d e  la Fabrique jusque dans le sud du 
village, de même que !es entrées de l'église et du 
presbytère, jusqu'au hangar. Ce Iiangar servait a 

*L 

SGSG entreposer le grain que les cultivateurs donnaient 

=- , - à la Fabrique (le vingt-sixième minot de chaque 
1 récolte). L'entretien pour la Fabrique comprenait 

.-A 
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egaleinent le chemin jusqu'a la grange près du 

Aiex;s Levriieu.1- er son (( grader » en 1942. hangar ou le corbillard était entreposé. Les 
personnes les plus âgées de la paroisse se 
rappelleront que dans cette grange, on gardait 

hid-de-puulc trou dc h i b l c  diiimcrrc ct proiond dans le chemin 
Planche i laver: ondulations dans lc clicmin çaus6es Dar le également des animaux : porcs, vaches, poules, 

rouIcrnznt des vihiculcs. cheval, etc., pour les besoiiis du curC, de ses 



Le coi-billard dm/iive): 

employés et de ses invités. Lorsqu'il y avait un 

enterrement, Joseph ou ~ernand  devait entretenir 
le cliemin du cimetière. L'entretien des chemins 
pour les besoins de la Fabrique payait 15 $ par 
hiver. 

TOUS ces chemins devaient être grattes aprés 
cllaque bordée de neige ou selon les besoins. 

Joseph Lavertue demeurait à une distance de six 

arpenrs du village de Saint-Lambert. De chez lui 
jusqu'au centre, i l  y avait plusieurs emplacements. Il  
devait donc gratter une partie du chemin en doiible, 
c'est-à-dire sur deux largeiirs, pour que deux voitures 
puissent se rencontrer. A cette époque, chaque 
propriétaire d'emplacement payait 0,50 $ par hiver 
pour l 'entretien du chemin. 

Dans le village, la majorité des persorines âgées 
possédait une grange et un cheval. La grange servait 
à dételer les cl~evaux de leurs enfants et de leurs amis 
qui venaient à l'église et en profitaient pour rendre 
visite a leurs parents. Comme les gens voyageaient 
beaucoup en voiture, lors des périodes de dégel, les 
chemins se  brisaient plus que nonnalement. Cela 
occasionnait pliis de travail pour celui qui entretenait 
Ics chemins d'hiver. 

hfngasiiz Théophile Lenzieirx. 

Tout au long de l'année, les gens venaient de Saint- 
Narcisse, de Saint-Gilles ou de Saint-Isidore cherclier 
ou reconduire des personnes à la statiori du Québec 
Central, appelée Ville Lambert. L'achalandage était 
plus grand lors de la période des Fètes et de Pâques. 

(Fcmand Laveriue) 

Résolu que totite personne employée à travailler par 
ordre des inspecteurs de voine dans les chemins de 
froiit aura. droit à une piastre par jour, h moins que 
l'inspecteur juge que la personne employée ne soit 
pas capable de la gagner. 

Proposé par fitienne Dussault. secondé par Julien 
Mercier, résolu unanimement que le reglemeni 
su,ivani soir Fait et ordonné, savoir : 
Règlement pour prohiber la vente des liqiieurs 
spiritueuses, vineuses, alcooliques et enivrantes 
dans l a  Municipalité de St-Lambert de Lauzon. 
comté de Lévis. 
Le: et après le premier jour de mai mil huit cent 
soixante-quatorze, jiisqu'au trentiérne jour d'avril 

L 'JJotei Fontaine. 
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mil Iiuit cent soixante-quinze, inclusivement, la vente Sep te m b re 1886 
en détail, c'est-à-dire par quantités moindres que 
trois gallons a la fois, de toute liqueur spiritueuseo 
vineuse, alcoolique ou enivrante, dans les limites de 
la Municipalité de la paroisse de St-Lambert de 
Lauzon, comté de Liviç,  et I'Cmission de licences pour 
la dite vente en détail soit par le présent prohibée. 

Louib Bouffard, proiiiaire 

23 août  1876 

On protège la langue fraiiçaise 

Résolu que tous les avis. résolutions, riglenienrs ou 
ordres faits et passés par le conseil ne soient 
publiés qiie dans la laiigue française seulement et 
que la demande en soit faite à son Excelle~ice Le 
Lieutenant Gouverneur de la pravince de Québec. 

Mai 1877 

11 est résolu qu'aucune personne ne devra fumer 
dans la salle des stances du conseil. 

Adopté a l'unanimité. 

Septembre 1878 

RÉsolu qu'une cotisation légale d'un douzième de 
sou dails la piastre soit immédiatement prélevée sur 
les biens imposables de cette paroisse de  Sainr- 
Lambert de Lauzon afin de couvrir les dépenses de 
cene dite corporation. 

Adopte immédiatement. 

3 mars 1884 

A une assemblée ginérale, i l  est résolu de nommer 
3 évaluateurs, 16 inspecteurs de  voirie, car la 
paroisse était diviske en 16 arrondissements, 
3 inspecteurs agraires et 4 gardiens d'enclos. 
Qu'esi-ce qu'un gardien d'enclos ? II a pour taclie 
de recueillir les animaux sortis de leurs enclos et 
d'en retrouver les propriétaires. S'il ne peur établir 
qui est le propriétaire, l'animal est vendu aux 
enchères, à la criée. Par ailleurs, i l  doit aussi régler 
les cliicanes de clbmres enlre 2 propriétés. 

1 8  août 1884 : lwemprunt  

I I  est résolii que M .  le Maire soit  autorisé 
d'emprunter la soinrne de 75,00 $ pour faire 

fasse >> aux dépenses courantes. 

Adopte A l'iinanimité. 

Une taxe spéciale 
Vu que le conseil de cette miinicipalité est endetté 
envers quelques contribuables de cette m:!nici- 
paliré, au montant d'à peu prés trois cents piastres, 
i l  est propose que Louis Lemieux, secrétaire-triso- 
rier de ce conseil, soit par le présenr autorisé et obligé 
de collecter pour le gouve.rnemeni munic.ipal de 
Saint-Lamberi-de-Lamon une cotisation de 1 i8  de 
centime par 100 piastres sur les biens imposables 
de cette municipalité pour payer les dites dettes du 
conseil de la dite paroisse. 

Résolu unanimement. 

24 janvier 1887 

Une résolution qui n'a jamais &lé atnendde 

Résolu qu'a la p~ochaine séance de ce conseil, il 
sera défendu à toute personne d'adresser la parole 
au dit conseil sans une permission spéciale à cc( 
effet sous peine d'amende d'une piastre. 

Adopté. 

Octobre 1911 

!I est résolu que la vaccination est obligatoire dans 
les limites de la paroisse. 

J u i n  1914 

Pour maintenir le bon ordre à l'extérieur de I'iglise, 
durant les oflices religieux, les dimanches et les jours 
de fètcs obligatoirss, i l  est ordoniié. statué, rkglé 
avec la permission des propriétaires avoisliiants de 
faire déguerpir tous ceux qui se tiendroni sur les 
dits terrailis. 

Juin 1914 

II est ordonné et statué par règlement que, lorsqu'il 
sera reconnu qu'une personne étant ainsi mise en 
devoir de livrer passage la circulation libre du dit 
trottoir et persistera dans son refus à ne pas vouloir 
livrer le passage demande, sera passible d'une 
amende de 5 $. 

11 août 1925 

Résolu que les autos ne doivent pas dépasscr la limite 
de IO milles à t'heure pour la protection des piétons 
dans le village. Amciide de IO S pour chaque 
contravention. À chaque exmémité du village une 
planche sera placée OU on écrit en toute lettre le 
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rkglement pour les visiteurs et que ceux qui se 
permettront de  détruire les dites plailches 
indicatrices seront mis à l'amende de 5 S. 

6 décembre 1926 

11 est résolu de donner suite a la l e m  du Dr Couillard, 
médecin di1 bureau d'liygiène, ordonnant la 
désinfection de toutes les maisons ou i l  y a eu de la 
dypliterie et que la dite désinfecrioii n'a pas eticore 
été faite. 

Adopté a l'unanimité. 

Mai 1930 

Avant la carte d'assurance-maladie, i l  y avait 
parfois des persoiines, surtout des enfants, qui 
avaient besoin d'aide pour se faire soigner et dès 
1930, le conseil s'engage a payer pour ces cas 
spéciaux, mais ils devraient présenter les comptes 
au conseil et après enide du cas, on passait au vote. 

Juin 1931 

Le conseil décide de ne pas continuer l'emploi de 
l'argeiit sous la loi de l'aideau chfimage q u i  devient 
rrop onéreux dans nos campagnes, surtout pour 
faire les travaux d'amélioration des chemins. Par 
conire, en décembre 1931, on demande l'aide du 
gouvernement fédéral pour une subvention pour 
réparer et renforcer les piliers du pont Taschereau. 

Mai 1933 

Un avis public pour défendre de jeter des animaux 
morts dans la rivière Cliaudière ou autre souillure 
afin d'éviter des frais de la municipalité de Charny 
qui s'approvisionne en eau dalis la rivière. 

2 juin 1947 

On protège la morale 
Poiir se conformer a u x  demandes du comité 

- - - - - - - .- . - 

Ln hnigrrade. 

A. Dans tous les eiidroits OU l'on peut se 
baigner en public dans tous les lacs et les 
rivières, ainsi que sur les grèves qui sont la 
propriété du Roi ou privées, dans les limites de 
cette municipalité. 

11 est défendu de tenir une conduite indécente 

oii propre a offenser la morale ou les bonnes 
n icurs  ou de nature à causer du scandale ou à 
lroubler la paix publique. 

1. Cabines : 11 est défendu de se dévétir pour 

aller au bain ou poiir endosser uri costunie de 
bain, à moins que ce ne soit dans une maison, 
cabine ou un abri qui cache la personne qiii se 
déshabille de la vue du public. 11 est défendu 
d'enlever son costume de bain pour se rhabiller, a 
t n o k  que ce ne soit dans im des endroits susdits. 

2. Costumes : II est défendu de paraltre ou dc 
se baigner en public étant n u  OU sans costume: 

même entre des personnes de même sexe. Il 
est défendu de paraître ou de se baigner en 
public, moins d'étre revBtu d'un costume qui 
ne pèche pas contre la décence DU la modestie 
et qui n'offense pas la pudeur. Les culottes 
courtes appelées shorts » sont consjdérées 
comme des vêtements indéceitts et immodestes. 

diocésain de moralité, ce conseil, sur proposition 3. Baigneurs : 11 est defendii aux baigneurs de 
de M. le Conseiller Paul Laflamme, secondé par stationrier, de circuler ou de sc coucher en 
M. le Conseiller Edinond Moriii, est heureux 

costuine de bain, en dehors de la plage ou de la 
d'adopter le reglement suivant no. 88 concernant la 
morale et l'ordre public dans la Municipalité de grève ; la police OLI le gardien de la plage a 

Saint-Lambert. l'autorité pour déterminer les zones de  la plage 

Le présenl règlement est en verni des pouvoirs à et pour réprimer toute maiivaise tenue des 

nous conférés par les paragraphes 3a) et 3b) de baigneurs. 

l'article 403 du Code inunicipal de la Province de 4. Promeneurs : I l  est défendu aux baigneurs, 
Québec. étant nus ou en costume de bain, de st.a~ion.ner 



ou de circuler, soit à pied, soit à bicyclette, soit 
en voiture ou en auto, sur les chemins publics, 
les ponts, les rues ou sur les propriétés privées 
lorsqu'ils sont exposts a la vue du public. Poiir 
stationner ou circuler dans lesdits endroits, en 
dehors des zones de plages, les baigneurs 
devront avoir revêtu leurs vétements ordinaires 
ou au moins porter, par-dessus le costume de 
bain, un manteau ou une robe couvrant leur 
personne des épaules jusqu'aux genoux. 

5. Toute personne dont le costume sera jugk, 
par la police ou le gardien de la plage, indécent 
ou irnrnodeste ou offensant !a pudeur ou qui se 
conduira de façon à offenser la morale ou les 
bonnes mEurs, à causer du scandale ou à 
troubler la paix publique, devra, sur l'ordre de la 
police ou du gardien, revêtir aussitdt ses 
veieinents ordinaires et quitter immédiatement 
la plage ou la grève oii le bain public, puis elle 
subira les peines édictées par le présent 
règlement. Toute personnc qui enfreindra le 
présent règleinent sera passible d'une amende 
de pas rnoins de 5 $ et ne devant pas dépasser 

Y 

20 $en plus des f iais ; a défaut de non-paiement 
' 

de l'amende et des Bais, ladite personne sera 
passible d'iin einprisonnement n'excédant pas 
deux mois. Le gardien chargé de l'observance 
du présent réglernent sera Lazare Brocl~u. Le 
présent règlement entrera en vigueur suivant la 
loi. Il devra être alTché aux endroits où l'on 
reçoit des baigneurs. Par ordre du conseil 
municipal de Saint-Lambert-de-Lauzon. 

%os pompiers sont des gens amis, généreux, 
audacieux et consciencieux. Au premier sigrial, ils 
sont dkja pattjs : méme pas le temps dedire<( au revoir >> 
ou << à bientôt M. À lacourse, ils anivent à la cawme, et le 
camion-citemeest dijà en marche pour porter secours. 

11 faut que  ces gens soient bien formés, bien 
équipés et surtout bieti disciplinés. Tous les instrunients 
ont déjà été vérifiés et expérimentés par de nombreux 
exercicesa€inqueneseperdeaucuneseainded'iinpréw. 

Chaciin des pompiers cornait son rôle et celui qu'il 
peut jouer en l'absence d'un compagnon. 

- - - 
Lo mosaiqile des  pompier:^. 
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Leur travail . éteindre un feu, maîtriser un incendie, 
sauver ce que le feu n'a pas encore atieint et surtoiit.. . 
sauver dcs vies. 

Quelle fierié pour ces sapeurs, au retour d ' u n  
pénible mvail, de pouvoir due : « ç'aurait pu ètre pire », 
« ils I 'ont échappé belle ,> ou encore << nous les avons 
sauves dejiistesse et leur vie est sans danger >>. Mais 
quelle déception pour eux quand on a retardé a 
signaler le « 9 1 1  )>, et qu'a leur arrivée le feu a fait 
son ceuvre de destruction. 

Chez nous, le Sewice des incendies remonte à 
1976 B la suite d'un incendie majeur qui couta la vie à 
deux enfants de la famille Achille Vallée. 

Auparavant, la paroisse ne possédait qu'une 
<< pompe stationnaire 3 h gazoline qui tirait l'eau des 
puits de surface que la plupart des gens possédaient. 

C'est André Coutiire qui, à la suite du grave 

incendie mortel, décida de fonner le << Service des 
incendies )) comme on le connaît actliellement. Des 
équipements nécessaies et modernisés se sont ajoutes 
aii fil des ails golu être de plus en plus fonctionnels et 

eficaces. 

En cette année 2003, 

voici nos valeureux lutteurs contre le feu : 

Gaetari Lacasse, directeur ; 

Ricliard Langlais, directeur-adjoint ; 

Jean-Pierre Maheux, lieutenant ; 

Cem~ain Coiimrc, lieutenant ; 

Richard Fonier, lieutenant ; 

les pompiers : Jean-Noël Cloutier. Serge Pelletier, 
André Fortier, \'von Fortier, Clinstian Morin, Jacques 
Nadeaii, Natlialie Roy. Eric Gujllemetie. Jeaii-Noël 
Boiitin. Cliritian Lemay. Kétni Rouleau, Daniel 
Curodeau, Christian Guillemette, Nelson Carniré, 
Sébastien Leclerc et Dominic Després. 

besoin d'un aqueduc surgir rrès tôt nu début 
du siècle, car dés 19 10 Mm' Léda Gourde Olivier fait 
une demande a u  conseil pour un aqueduc privé. On 
lui accorde la permission, mais ce projet fut-il réalisé ? 
Aucun écrit  ne nous le confinne. 

En 1945, des problèmes d'égouts surgissent un 
peu partout dans le village de Saint-Lamberî, ce qui  
amei-ie les villageois à créer trois réseaux privés, 
chacun y allant de sa contriburion en argent et en temps. 

Ces réseaux sont : 

+3 Le syndicat d'égout de Saint-Larnbe1-î ; 

9 1.a société d'égout du village-sud de la paroisse 
de Saitit-I,ainbert-de-Lauzon ; 

9 Le syndicat d'égout du village-est de Saint-Lamberî. 

Les problkmes sont réglés pour quelqiie temps, 
mais la population augmente et les probléines aussi. 
Alors, le 1 4 avril 1 966, une pretnière demande est faite 
pour trouver une  source d 'eau suffisante pour 
alimei~ter notre projet d'aqiieduc. La firme Beaulieu, 
Poulin et Robitaille s'en charge. Mais, croyez-le ou 
non, la réponse vient eii août 197 1 .  Nos elus n'ont 

pas attendu tout ce temps et ont réquisitionné une finne 
indépendanteen 1969. L'étude ht confiée a Gordon 
Boisseaii. Le conseil demande que cette étude ne 
coUte pas plus de 1 330 $. 

E n  1972, on demande une subvention ai i  
ministère des Affaires tnunicipales. 

En 1973, on fait appel 5, une Firme d'avocats, car 
les plans et devis de I'etiide de Gordon soni refusés. 
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C o i m e  le ministère des Affaires municipales n'auto- 
rise pas de subveiition, on doit toui arréter. 

En juin 1975, un projet pour la pose de tuyaux 

enveloppés pour la noiivelle route 73, en prévision des 
futurs services d'égouts et d'aqueduc, est dans l'air. 
011 demande l a  tenue d'un rkférendum à ce sujet. I I  
n'y aura pas de réfkrendum puisqu'il n'y a jamais eu 
dix électeurs qui se sont présentés pour signer la 
formule demandant la tenue d'un référendum. 

Le 2 août 1976, la Corporation de la municipalité 
de Saint-Lambert retient les senlices de Carrier- 
Trotticr et Aubin, ingénieurs, aux fins de faire entre- 
prendre une étude préliminaire pour permettre de 
réexaminer tout le dossier se rapportant aux services 
d'nqiieduc, d'égouts et de protection coilin les inmdies. 

Le 27 octobre 1976, le conseil reçoit une lettre du 
ministère de l'Environnement lui demandant de pas- 
ser une résolution par laquelle il s'engage à acquérir 
les trois réseaux privés. On prend des inforrnatioiis, a 
saiuoir si l'achat de ces réseaux peut être subventionné. 
On étudie le projet encore pendant trois ans et le 4 
septembre 1 979. à une assemblée régulière; il est pro- 
posé que toutes les démarches entreprises dans le 
domaine d'aqueduc et d'égouts soient arrètees. La- 
dite proposition est adoptée à trois contre un. 

Mais  les probléines persistent, et le 1 1 juillet 1984, 
on recommence études, plans et devis. On demailde 
une subvention en février 1985. On engage un 
puisatier pour chercher une bonne source pour 
alin~enter le réseau. 

En avr i l  1985, la firme Carrier-Trottier et Aubin 
prisente le dossier et les plans. M. le maire organise 
une a.ssemblée publique pour iliformer la population. 
On Fait anaiyser I'eau en laboratoire au sujet de la 
forte conceiitration de fer et de manganèse dans I'eau 
des puits proposés. 

Le 2 juin 1996, les citoyens de Saint-Lambert 
re-iettent, par réfirendum, le projet d'aqueduc et 
d'égouts présenté par la Municipalité. Notre députée, 
Denise Carrier-Perreault, a f inne que les subventions 
proinises par son ministère ne peuvent être garanties 
Iidéfi~inient. 

J I ) !  /dm, di t-clic, qrie h ~~~)pukii ioi~ ~ f c  Srlinr-Lri rriben 

prenile r.apiAeri~.aif urie cikisior t porw i7.c pas hir'tner 
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les a1.11rcs C ~ I O ~ E T ~ S  de la rigion qui rii-it nidssi de3 priqcfi 
clJossnir?i~s~rnetir des enirx ef qui ntfewdrtrr leur collr 

dqiiris de3 cinr-fées. N u i . 1 ~  a votls nit jo~r rtl'liir i Line go- 
rd t i l i e  de subiiewtioii hgoirverilenlcr.liale, tilaiS pCirIr 
l'averiir, rions r i ' w ~ ~ _ s  rien de g o r n i ~ ~ i  er les cito}f~r~s de 
Sninr-Lor nben soi7f les seuls ncri.rellei.ricrli d diwrrser 
leitirs eaux i.isérrs clnt~s la iIviPre Chaudiire. 

011 exige des études plus approfondies qui sont 
domiees par une soirée d'inforrnarion le jeudi 22 août 
1996. 

Un nouveau référendum a lieu le 25 août 1996. 
Les électeurs acceptent le règlement nu 34 1-96 
décrétani les travaux d'aqueduc, d'égouts domes- 
tiques et d'assainissement dans une partie du noyau 
urbain et autorisant un emprunt n'excédaiit pas 
7'9 M $. La réponse est positive avec une majoiiik de 
185 bulletins. 

Mais tout de suite à la réunion du 16 septembre 
1996, on veut agrandir le noyau urbain à la demande 
de plusieurs citoyens. Il y a probabilité, mais on devra 
faire plusieurs règlements d'emprunt. On modifie le 
règlement déjà adopté et I'ernprunr grimpe a S M S. 
Le 27 octobre, après ouverture des soumissions, c'est 
la compagnie Construction BML inc. qui exécutera le 

coiitrat avec la plus basse soumission : 5 545 033,45 S. 
On doit procéder i l'achat des trois réseaux privés et 
les travaux débutent Ic 4 novembre 1996. Et deux 
ans plus tard, nous avons enfin notre réseau d'aqueduc, 
d'égouts et d'assainissement des eaux. Tout n'est 
pas parfait et on continue a travailler pour améliorer la 
qualité de I'eau dans certains secteurs. 

iRcchcrchc par Albeninc cr Fcrnimd Plante) 

B a n s  les premières années, on obligeait chaque 
propriétaire à l'eniretieri de sa devatiture respective, 
cliemuis, clôtures et ponceaux. Mais la route du village 
était confiée à un entrepreneur qui devait respecter 
les conditions suivantes : 

+3 faire un bon roulage, remplir tous les trous ou or- 
nières sur toute la loiigueur de ladite route ; 

4 menre de la iei-re sur les gavés : 
a réparer la cl6rure et remplacer tous les n.iateriaux 

manquants par des perches de cèdre avec ciieville 
d'épinette rouge ou frêne ; 
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La consrrucrion du rang .Suinie-Ccirheritie. 

*> égoutter ladite route, au besoin faire des i'osses si 
cela devient nécessaire, a ins i  qu'un pont polir faire 
une traversée dans ladite route à la disposition desdiis 
inspecteurs de voirie dudit arrondissement. 

Romuald Vallierc, entrepreneur 

Témoin O. Dioii, secrétaire-trésorier 

Adopté par le Conseil. 

Et dès avril 1876, il y a une taxe directe sur tous 
les biens imposables, car on entreprend un grand 
ménage dans toutes les routes existantes. Quelques- 
uns se laissent tirer la patte, alors on les nomme au 
conseil avec une ordonnance détaillée de tous les 
travaux a exécuter. 

La vie continue et la paroisse s'organise le 5 mars 
1877. On demande l'ouverture d'une route entre la 
concession Saint-Augustin et la paroisse Saint-Jean- 
Chrysostome. En 1883, on demande uiie autre route 
pour réunlr le rang Belvèze à saint-Étienne-de-lauzon. 
Mais par contre, on ne veut plus s'occuper de la route 
qui nous relie à Saint-lsidore, route difficile à enbetenir 
et très longue. 

Lc 1 8 juin 1 877, il est résolu que soit adressée ilne 

requête à l'honorable ministre de la Colonisat.ioli de la 
province de Québec le priant de décharger la paroisse 
de Saint-Lambert de 1 'entretien d'une route connue 
sous le nom de << la route neuve ,) qu i  commuiiique 
avec Saint-Isidore. La demande est acceptée. 

Et tout au long des années, et ce, depuis le tout 
début de la paroisse, le rang Saint-Patrice apporte son 
101 de problèmes par la grosse difficulté à égoutter ce 
chemin : on creuse les fossés, on construit  des 

ponceaux, oii élargit le chemin, on rehit les fossés et . 
on I-eleve le chemin. Aujoiird'hui la route est bonne 
mais que de travail elle a demandé ! 

Au début des années 1940, on demande la pose 
d'un tapis bitumineux dans les mes du village. Ce 
mélarige de gravier et de goudron avait été baptisé 
<( tanlia » ou « macadam >> par la population. Ce n'est 
que vers les années 1950 que les rues el routes reliail t 
les villages reçurent une couche d'asplialte. 

&'est en 195 1- 1952 que fiit accordé à Gérard 
Nolin le premier contrat pour l'entretien des chemins 
reliant les paroisses avoisinantes. Suivra le Sewice 
d'amélioration des fermes pour ce travail par Lioiiel 
Poiner en 196 1 - 1962. Graduel lement, tous les chemins 
municipaux furent ouverts à mesure que les citoyens 
en faisaient la demaiide et que le progris l'obligeait, à 
cause du nombre de plus en pllis grand d'autoinobiles. 

'BUREAU DE POSTE 

71, bureau de porte, créé en 1855, prend la 
dénomination de Saint-Lambert. Le 1" décembre 
1876, le nom devient Saint-Lambert-de-Lévis ; le 
7 1 janvier 2002, il porte la même identification que la 
municipalité : Sain t-Lamberl-de-Lauzon. 

De 155 1 à sa foiidation, le peu de counier arrivait 
dans les paroisses environnantes qui possedaieiit le 
service postal.. 

Souvent la relève d u  maître de  poste se passait a 
mème la parenté : père, fille, sœur ou beau-frère. 

Au début, aucun service rural n'était offert. Aprks 
la coiisti-uction du pont, en 19 12, et avec le déve- 
loppement de la paroisse, eri plus d'avoir un bureau 
de poste au village, i l  y eut un  petit bureau de poste 
dans le rang sain;-paince, à l'actuel 1953, rue du Pont ; 
le responsable était Maurice Cantin. D u  côté ouest 
de la rivière, 6 l'actuel 1 1  34, rue du Pont, le mème 
service postal ktait géré par Amanda Bouffard- 
Dussault. C'est à partir du village que leur était fourni 
le courrier. 

C'est a la station Cantin, près de la route Saint- 
Jean? qu'arrivait et partait le courrier par le train d u  
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, --- :--, * -- - - - celui du village ; c'est de là qu'on faisait le tri pour la 
distribution dans les rangs. 

En 1949, Alexis Lemieux est nommé [naître de 
poste pour le bureau simé à l'actuel 1150, rue des 
Érables. Jusqu7en 1956, la Banque Provinciale occu- 

-, pait le mème local ; elle tût aisuite déménagée a l'achiel 
@'wlmm 104, rue des Cidres. En plus d'étre maître de poste et 

--3=; - 1  einployé de la banque, M. k ~ n i e w  distribuait le co~u-rier 
sur la route rurale na 1 .  En 1966, Albert Vachon prend le 
relais d'Hervé Dubrd pour laroiite rurale nu 2. 

Enjuin 1966 arrive la première adjointe aux pos- 
tes, a teinps partiel, Jeannine Grenier-Main, dont le 

- -.- -- 
besoin se faisait sentir vu I'alignientation de la popula- 

Ln iriai.ro?i 0 'Arirntida Bor!f/k~.;li.d. 
tion et les nouveaux services a fournir. Auparavant 

CN. Par la siiire, le train du Quebcc central s'ar- 

retait a la gare Ville Lambert, située prlts de l'actuel 
rue du Pont. Napoléoi-i Roy se chargeait de 

transpoi-ter le counier au bureau de poste du village 
qui en faisait la skparatioi~ pour les bureaux ixiraux. 

Les premiers services ruraux distribués dans les 
({ boîtes >> a malle furent offerts dans les annécs 1930. 
Toutefois on pouvait continuer de venir chercher son 
coiil-lier aux bureaux locau>;. Plii lippe Dubotd aide de 
so!i fils charles-Émile Furent les premiers valeureux 
postillons. 1-Iervé Dubord et par la suite Alexis 
Leinieiix prirent la reléve jusqu'en 1966. Beau temps 
mau\lais temps, la distribution se faisait a cheval. 

A la Fin des années 50; le service rural devint 
obligatoire, et chaque famille, en dehors du village, dut 
avoir sa « boîte a malle. » 

Au début des aniiées 60, les bureaux daris les rangs 
fernièrent. Il n'y eut plus qu'un seul bureau poste, 

d'autres personnes, Marguerite Bouti i~ et Laurette 
Gagnon, avaient donné iin coup de main à M. Lernjew 
et i l  devait lui-mèine défrayer leur salaire. 

En ce temps, le bureau de poste servait de lieu de 
rencontre ou les gens, dans une atmosphère familiale, 
en profitaient pour échanger, tantôt quelques farces 
iin peu grivoises, tantôt des commentaires sur les der- 
niers événements de la paroisse. 

En 1968, M. Lemieux prit sa retraite commc 
n-iaitre de poste mais continua de desservir la route 
nirale II" 2 jusqu'en 1977. Avec ses 45 ans de services 
loyaux envers la population de Saint-Lambert, i l  en 
marqua le siècle dernier. 

En 1968, le bureau de poste déménagea à 
I 'emplaceinent achiei et., en 1990, i l  y eut I'ouvei-tue 
d'un comptoir postal au 1 144, nie Bellevue. 

En 1977, Michel Couture prii la relève de 
M. Lemieux, ei Jeann.ine Ginps-Duilal, celle d'Albert 
Vachon. 
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De septembre 1998 à septembre 2002, le biireau 
de poste patmge de nouveau ses locatix avec la banque. 

Le bureau de poste compte actuellement, en plus 
de son maitre de poste, trois employés a ternps partiel 
et cinq entrepreneurs de routes rurales : trois pour 
desservir Saint-Lainbert et deux, depuis 1990, pour 
Breakeyville. 

Afin de souligner d'une manière toute spéciale le 
150' ,  la Société canadienne des postes est heureuse 
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de rious fabriquer un timbre « a date )) avec le logo de ' 

la municipalité ainsi que la mention 150. Ce timbre 
« à date )> servira tout au cours de l'année 2003 pour 
oblïtkrer tout le courrier qui sera déposé au bureau de 
poste de Saint-Lambert. 

Si vous désirez un souvenir de cet événement, 
vous n'avez qu'a VOUS présenter au bureau avec une 
enveloppe d'franchie et noiis oblitérerons voire enve- 
loppe avec le timbre cornmernoratif du 1 50'.  

Voici la liste des maîtres de poste et de leurs adjointes depuis la fondation : 

Magloire Brochu 

Onézime Dion 
Capt. Alexis Gagné 

Hippolyte Roy 

I-lonore Drapeau 

Hippolyte Roy 
Cliarles Turgeon 

Mm' Charles Turgeon 

Marie-Tliecle Turgeon 

Alexis Parent 

Alexis Lemjeux 

Claude Labbe 

Romain Roy 
Mario Fortier 

Pierre Simonneau 

Roberi Lavoie 

Jacqueline Lapierre-Côté 

Dany Brousseau 

actuellement au 1238, me des Érables 

actuellement au 1 238, nie  des krables 

acniellement au 1242. me des Érables 

actuellemen; au 1242, rue des Érables 

actuellemeni au 1242, rue des Érables 

actuellement ail 1242, nie des Érables 

actuellemeni: au 1 150: nie du Pont 

bureau actuel ail 1256, n ie  des Érables 

bureau actuel ail 1256. nie des ~rübles  

bureau actuel au 1256, nie des  rabl les 
bureau actuel au 1256, nie des grables 

bureau actuel au 1256, rue des firables 

bureau actuel au 1256, rue des Érablzs 

bureau actuel au 1256, nie des firables 

Adjointes : 
Tliérese Coulure (fille d'Aimé) O 

Jeannine Grenier-Morin 

Monique Picoile Louise Boutin-Rlanchet 9 2003 -01- O 1 6 >  
Dorice Gauthier Lucie Bussières (fille de Paul-Henri) 

Ginerte Fontaine (fille de Conrad) Annette Rouleau 

Un MERCI tout spécial a toutes les personnes qui  m'ont permis de retracer ces souvenirs du passé, 
comme quoi {( le boucl~e à oreille » a encore sa place dails ce nouveau millénaire. 

Gineiic Fontaine 
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L'année suivante, on achète un noiiveau coffre-fort. 
' 

En 1952 est installé le premier système d'alarme 
contre le vol. 

L e s  debuts Lors du centenaire de la paroisse de Saint- 
Lambert,  la Caisse a dix ans et son actif est de 

une populaire Des- 224 797 $. Plusieurs manjfestatjons se deroulent et la 
jardins à Saint-Lambert, transmise par quelques Caisse participe donnant a aider à I.érection 
résidants a la population, gemait depuis quelque temps d'une nouvelle cruix placée a l'angle des nies du Pont 
iorsque, Ic 3 juillet I 944, le projet se concrétisa. et Bellelwe. 

En effet, ce jour-la, M. Turmel, propagandiste de 
l'Union régionale des caisses, par la confkrence 
prononcée ce même jour, sut si bien persuader son 
auditoire que, parmi les cinquante-deux personnes 
présentes, vingt et un sociétaires souscrivirent 485 $ 

au capital social et déposèrent a l'épargne un montant 
de 300 $. A la fin de la soirée, I'actifétait de 785 S. 

L'abbé Charles-Albert Labrèque, curé de Saint- 
Lambert, Maximilien Lemieux, agronome pour le 
comii. de Lévis, et Eugène Morin, résidants de Saint- 
Lambei-i, obtinrent le titre de membres honoraires. 

Alexis Lemieux h t  le premierp~ésident et Philippe 
A.  Roy, le premier secrétaire gérant pour les premiers 
six mais ; Pierre Gourde lui succéda par la suite. Son 
épouse, Rosa Boutin, devint son assistante. Les 
transactions avaient lieu à la résidence respective des 
gérants, lesquels ont reçu, la première année, le salaire 
symbolique de I %. Les services se limitaient aux 
dépôts dans les comptes d'épargne, a l'échange de 
chCques ou a la demande de prêt, laquelie était 
souinise a la commission de crédit. 

Doric, la preiniere année d'opérations se soldait 
par un actif de 33 102,48 $, avec 135 sociétaires, 
65 déposants e i  9 emprunteurs. 

A u  début ,  les opérations se déroulaient au 
domicile du gémt,  et ce, sur une table de cuisine. Les 
gens se présentaient au bureau à toute Iieure du jour, 
parfois l a  nuit et même après la grand-messe du 
dimanche. 

Ce n'est qu'en 1947 qu'on consent à l'installation 
d 'une ligne téléphonique et à l'achat d'un premier 
bureau ; en 1948, on structure l'horaire qui est de 8 h a 
17 h sur semaine avec fermeture à 12 h le samedi. 

En 1956 et 1958, la Caisse offre des dons a la 
Fabrique de Saint-Eamberî : une première fois, 25 $ 

pour aider a l'achat de liaut-parleurs et une seconde 
fois, elle donne 10 S pour collaborer A l'achat d 'un 
tabernacle. 

Pour la première fois, lots de l'assemblée générale 
anriuelle dii 29 juin 1 960, un montant de 25 S est donné 
en prix de présence. 

Ce n'est qu'en 1963 que Mme Gourde est autori- 
sée à engager une aide si nécessaire au salaire de 1 $ 

l'heure. 

En 1968, c'cst le début de la perception dcs 
comptes ; la Caisse consent a percevoir les factures 
de téléphone au coût de 0,15 $ le compte. 

La Fabrique de Saint-Lambert bénéficie une fois 
de pliis de la générosité de la Caisse. car une somme 
de 1 000 $ est offerte pour l'achat de clocties pour 
l'église : 500 $ en 1970 et 500 S en 197 1. 

En 1973, an offre des dépots à renne. 

Étant donné I'accroisseinent de la population et 
I 'augmentation des services, des changements 
importants s'amorcent. En i 976, un terrain est acheté 
et  on commence la construction de la bâtisse a 
l'emplacement actuel. Le 27 décembre 1977, on 
procède à l'inauguration des locaux de la tiouvelle 
Caisse. 

Aprés 32 ans de loyaux services, M"lc Gourde 
quitte son poste le 5 février 1977. 

Le 8 février 1977, Pierre Comtois, nouveau 
directeur, lui succède. 

Une gamme de nouveaux services s'ajoutent 
grace a l'adhésion au système intégré des caisses 
permettant d'accéder aux transactions intercaisses. 



Pour la première fois de son histoire, le 3 octobre 
1978, des cagoulards pénètrent dans la caisse pour un 
vol à main armée. 

Des changements la direction générale survien- 
nent en 1984. L'actif de la Caisse est maintenant de 
10 200 000 $ et Pierre Comtois quitte ses fonctions en 

juin pour être remplacé en seprembre par Jean Veil letîe, 
directeur actuel. 

En janvier 1988, après onze ans comme concierge, 
Roland Lacasse quitte son emploi pour être remplacé 
par Yvon Plante, concierge actuel. 

En 199 1 ,  il y a installation d'un premier guichet 
autotnatiqiie et rénovation de la façade de la bâtisse. 
En 1993, on agrandit et on réaménage les locaux. Les 
besoins toujours grandissants des sociétaires nous obli- 
gent à l'achat d'un deuxième guichet automatique en 
1995. 

La technologie ayant progressé rapidement ces 
dernières aimées, plusieurs produits et services se sont 
ajoutes tels que des forfaitsdiminuaiit les fraisd'utili- 
sation de services, le service Accès D permettant 
d'accéder et d'effectuer certaines transactions par 
téléphone ou par Internet, les services d'un planifi- 
cateur financier: des produits de nos filiales tels les 
açsiirances, les fonds de placement e.t les financements 
aux points de vente. 

En. 1997, la Caisse signe une entente avec les 
Assurances générales des caisses Desjardins inc. qui 
lui permet d'offrir à ses tnembres des services d'as- 

surances de dornmages (automobile et habitation). C'est 
cette même aiuiee qiie l'Assemblée nationale adopte la 
loi numéro 69 modifiant la Loi sur 1e.r caisses 

d'épargiie el de crédit. Les principaux impacts de 
cette loi sur le fonctionnement des caisses populaires 
sont l'abolition de la Commissionde crédit et le rempla- 
cemetit de ladésignation du Conseil de surveillance par 

celle de Conseil de vérification et de déontologie avec 

des pouvoirs accnis. 

En décembre 1998, on fait I'installarion d'un 
système de boîtes vocales afin d'assurer la con f i -  
dentsalité et de faciliter l'accès aux membres 
(24 heures par jour) polir les messages internes. 

A l'automne 1999, i l  y a création d u  Centre 
financier aux entreprises Chutes-de-la-Chaudière, 
ayant son centre d'affaires à Saint-Romuald, et 

fi- 
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installation d'un troisibine guichet automatique à 
fonclion rapide. 

L'an 2000 passera a l'histoire. A cette période, 
l'actif de la Caisse populaire Desjardins de Saint- 
Lamberl est de 58 523 000 $. 

Le Conseil d'administration de la Caisse, sous la 
présidence de Marcel Routhier, recommande aux 
meinbres de la Caisse, en assemblée extraordinaire 
tenue le 15 février 2000, une fusion ailec la Caisse 
populaire de saint-Étienne-de-~auzon qui donne 
naissance a la iiouve.lle Caisse populaire Desjardins 
de la Chaudière le 30 juin 2000 avec u n  actif de 
143 209 503 $, offrant les memes produits et services 
accessibles a cliacun des centres de service. 

Après sa première année d'existence, la nouvelle 
Caisse ristourne A ses membres un montant record de 
i 006 000 $. 

Voici en quelques pages l'l-iistoire de votre Caisse 
populaire depuis ses debuis. 

Les dirigeants et le personnel de la Caisse 
populaire Desjardins de la Chaudière félicitent la 
population pour le 1 5@ anniversaire de la fondation 
civile de Saint-Lambert. 

B é e  de la réorganisation de la Banque Jacques- 
Cariicr de  Moiitreal, la Banque  Provinciale du 
Catiada adopta ceire appellation en 1900. Par la 
création de succursales ei d'agences s'enclencha alors 
le long processus de son rayonnement, d'abord a ti-a- 
vers le Québec - en 1929, elle en comptait déji 28 1 
- et ensuite progressivetnent dans les autres pro- 
vinces. 

Malheureusenlent, nous n ' a v o i ~ s  pas réussi à 
retracer les documents d'arcliives pouvant nous 

confirmer avec certitude l 'année exacte de  
I 'implantation de la preiniére agence de la Banque 
Provinciale a Saint-Lambert, mais tout noiis porte a 
croire que l'événement se sitiierait a u  milieu des an- 

nées 30. 

C'es1 en effet a l'époque ou Napoléon Couture, 
lin notable de la place, ptit en charge le premier cotnp- 
toir de ladite institution Pinancière qui offrait enfin a 
la population de  Saint-Lambert les services bancai- 
res devenus nécessaires à l'ère de la inodeniiré. 

M. Couture remplit cette fonction qiielqiies années 
avant de passer le flambeau à sa fille cinilienne, bouse 
d 'Adrien P i c a r d .  Les transactions bancaires 
continuèrent de s'effectuer au domicile familial situé 
à l'endroit où se trouve aujourd'hui l'épicerie [GA. Ce- 
pendant, I'incendiequi détruisit leur domicile en 1946 
obligea les Picard à reloger temporairement la 
Banque dans un autre espace. Après la reconstruction 
de la maison, le bureau de la Banque y reprit sa place. 
Émilienne Picard en assuma la responsabilitéjusqu'au 
début de l'année 1950. 

Par la suite, Alexis Lemieux, maître de posic, prit 
les rênes de l'agence. Le comptoir bancaire Sut alors 
installé dans le local déjà occupé par le bureau de poste 
a l'angle des rues du Pont et des Peupliers. M. Lemieux 
cutnula les deux fonctions pendant plus de six  ans. 

En mai 1956, à la suite de la démission d'Alexis 
Lemjeux, Louisette Leinjeux Boutin fut erribauchée 
comme nouvelle agente et la Banque fi t  localisée sur 
la rue des Cèdres. 



À cette époque les services bancaires étaient 
plutôt limités. On n'y faisait que les dépôts, les 
retraits, les encaissements de chéques et la mise a 
jour du livret de banque. Ce ne fut que vers la fin des 
aimées 60 et au début des années 70 qu'une gamme 
de nouveaux services arriva. Par contre, les heures 
d 'ouverture étaient assez nonibreuses. Elles 
s'étendaient de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi, et de 
19 h à 2 1 h le vendredi soir. Le samedi, on ouvrait de 
9 II A 12 11. Occasionnellement, i l  amvait mèrne qu'on 
recoive des clients le dimanche. 

En 1979, une des plus iniportantes fusions 
bancaires de l'époque en h k r i q u e  du Nord rkunit la 
Banque Provinciale dii Caiiada et la Banque Cana- 
dieme Nationale, donnant ainsi naissance a la Banqiie 
Nationale du Canada. A la suite de cette fusion, 
l'agence de Saint-Larnbert Fut rattachée a la succur- 
sale de  Saint-Romuald. Arriva ensuite u n e  
ini~ovaiion inajeure, I'implan ta lion du  système 
informatique qui établit un lien direct entre la Banque 
et la nouvelle succursale. 

En 198 1 , iin objectifbien précis d'efficacité et de 
rentabilité poussa la Banque Nationale du Canada à 
entreprendre une vaste restnickiration à travers le 
pays. On annonça alors la fermeture de plusieurs 
agences. Malgré l'accroissement de ses activités et 
sa bonrie santé financière, l'agence de Saint-Lambert 
fut du nombre des « sacri fiées >>. 

Ainsi se tourna, le 30 janvier 1982, une page 
d'histoire de la banque de Saint-Lainbert dont 
Mm' Boutin fut un témoin actifpendant plus de 26 ans. 

N. B. . En septcmbrc. 1994. la Banque Llaiionale ouvrit un pornt 
dc scrvice dans un 1 ~ ~ 3 1  du bureau de posic dc Saini-Lmbzn 
On y trouve ~ c i u r l l e m c n i  un guiclicr sutoinatique et u n  
bureau ou l'on peut rcnconircr sur rendez-vous un em- 
ployé de la succursûlcr. 

Promutuel Lévisienne-Orléans 

a u  début de 1 908, le gouvernement modifia la 
Loi szir les nsstti.nt~ces et permit la fondation de 
compagnies rnut-uelles de paroisse ; c'est ainsi que la 
Compagnie d'assurance mutuelle contre le feu de la 
paroisse de Saint-Lambert prit forme. Les gens pou- 
vaient s'assurerjusqu'à un maximum de  500 $ par 
bâtisse et s'engageaient à payer une cotisation de 2 $ 

polir 500 $ d'assurance. S'il n 'y avait pas desinistre 
pendant l'année, i l  n'y avait pas de cotisation d'année 
en année. A.ucuil assureur conventionnel ne voulait 
assurer à la campagne. Comme les temps changeaient 
et que les besoins des gens de l'époque augmentaient 
dans les années 30 à 50, la Miikelle du temps aiig- 
menta le maxiii~um à 1 000 $ par biitisse. A ce 
moment-la, l'assuré commença a payer chaque an- 
née sa cotisation a la Mutuelle, car les sinistres en feu 
et vent amva ient beaucoup plus souvent, a cause des 
nouvelles constnictions. Cette cotisation est d'ailleurs 
l'ancêtre des priines d'aujourd'hui. Dans Ics années 
1950 à 1960, la Compagnie tnunielle de Saint-Lambert 
incita ses assurés à recourir aux coinpagnies 
muruelles avoisinarites polir couvrir leurs nouveaux 
besoins d'assurances, soit celles de Saint-Henri et de 
Saiiit-'Loilis-de-Pintendre. Armand DeBlois fut le 
deniier secrétaire de la compagnie de Saint-Lambert 
qu i :  dans  les atlnées 60, décida de fermer définiti- 
venieiit les livres. Les assurés du temps se sont 
retrouvés avec la Compagnie mutuel le de Saint-Heiiri 
et de Sairit-Louis-depintendre. La Compagnie 
muiruelle de Saint-Nicolas avait également décidé de 
fernier les livres. Comme la Compagnie niutuelle de 
Saint-Heiiri avait la majorité des clierits de la défunte 
compagnie de Saint-Lambert, elle décida de nommer 
un représentant de Sainr-Lambert au sein du conseil 
de la Cornpngnie inutuelle de Saint-Henri. C'est 
Gonzague Pelchat, du chemin Saint-Patrice, qui, en 

1968, fut le premier administrateur de Saint-Lambert 
auquel s'ajouta, en 1976, un deuxième adi-iii.nistrateur 



ën la personi-ie de Fernand Lavertlie pour siéger à 
la Mutuelle de Saint-Henri. 

En 1976, les affaires de la Compagnie mutuelle 
de Laint-Henri et de Saint-Louisétaienr bo~ies ,  et pour 
poiivoir offrir de plus gros montants d'assurances 6 
leurs clients - 5 000 S par bâtisse-, les compagnies 
d; hint-1-Ienri el dc Saint-Louis se hsionnérent pour 
doiuicr ~iaissance à la Societk mutuellc d'assurance 
dii cointe de Lé.vis. laqiielle se fusionna au milieu des 
années 1980 avec la Compagnie inuhielle de Saint- 
François de !'île d'Orléans, pour s'appeler aujourd'hui 
Promutuel Lévisienne-Orleans. Lors des premières 

fusions, le volume des cotisations (prisiles) était de 
l 'ordre de 10 000 $ avec à peu prés rien cornine 
act i f ;  aujourd'hui le volume des primes est de plus de 
22 millions et l'actifsechiffre à 23 millioris. Femand 
Lavertue siège depuis 1976 au  sein du conseil d'admi- 
nistration de homutuel Lévisienne-Orléans. Promutuel 
Lévisienne-Oi-léans rend hommage aiix bâtisseurs de 
Saint-Lambert qui ont cni au goteritiel de la mutualité. 
afin de Ikguercn hcritage à notre génération et A celles 
de demain une institution des plus rcspectkes, qui em- 
ploie des hommes et des femmes de la rigion ci qu i  
investit ses avoirs dans la région au béi~éfice de  tous. 

Trois personnes de Saint-Lamben trai~aillent aci~ielle- 
ment chez Proniuiuel Lé,visienne-Orléans : Lynda 
Gobeil, Lili Dupuis et Nancy Vachon. 

% mercredi 24 mai 1972, Ghyslain Harvey, pré- 
sident de la Cliambre de comnerce provinciale, remet 
au président de l a  Chambre de commerce locale, Mar- 
cel Poiré, la charte rendant officielle I'exislence d'un 
tel organisme a Saint-Lambert. Sur la photographie 
prise lors de la présentation de la charte apparaissent 
Jean-Marie Latue, président de la Cliainbre de corn- 
merce régianale Desjardins, Marcel Poiré, grlsident 
fondateur, Gliyslain Harvey et Coiuad Bernier, secrétaire. 

Au\ prises avec des problèmes de service, le maire 
de la  niunicipaliii, Alexis Blanchet, appuyé d'une cin- 
quantaine de contribuabla; décide d'ajler de l'avant pour 
souteizir la fondation d'me Chambre de oomrnerce locale. 

Lors de la reniise de la cllai-fc u lu Chain hve de coi?irnet.ec. 
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Au début des années 1970, Saint-Lambert est une 
municipalité modeste, mais elle n'en connaît pas tnoins 
des problèmes d'envergure, par exemple, la construc- 
tion de fuîures voies rapides entre Québec et Boston, 
le développement d'un parc industriel, le cliernin de 
fer, le projet d'égouts et d'aqueduc. 

Seloii le maire, une Cliambre de cornmerce vien- 
drait aider la municipalité a résoudre la difficulté 
encounie par l'absence de tout plan d'urbanisme el 
de programme de loisirs pour les jeunes. De même, 
une Chainbrc de commerce pourrait assurer la plani- 
fication d'un service d'égouts et d'aqueduc. dont la 
municipalité a un urgent besoin, et permettre a tous 
les marchands et ge.ns d'affaires d'uniformiser leurs 
efforts pour le développement hamionieux de la pa- 
roisse. 

L'exécuri f du corni té de formation de la Cliambre 
de commerce était fonné de : Marcel Poiré, président ; 
Marcel Routhiei-et Charles A. Parent, vice-présidents ; 
Conrad Bernier, secrétaire ; hymond Héberî, respon- 
sable des finances ; Normand Dumont, responsable 
de l'étude des loisirs ; Henri-Louis Tl~ibodeau, res- 
polisable des activités sociales ; et Achille G-oulet, 
responsable des affaires rniii~icipales et plus particu- 
1 ièreinent de I 'urbanisme. Quelques membres de la 
Chambre régionale sont présents pour assurer la légi- 
timité de la nouvelle Chambre. Les citoyens présents 
font à l'époque une siiggestion intéressante, soit es- 
sayer d'attirer dans le village un médecin, un riotaire 
et quelqiies autres professionnels. 

Les années 197 1 - 1972 constituent un nouveau 
départ pour la municipalité et la Chambre de com- 
merce. Beaucoup de travail est fait pour tnettre en 

affaires mu.nicipales (l'importance d'avoir un réseau 
d'kgouts et d'aqueduc) ; impact d'une caisse popu- 
laire dans un village. Ces trois soirées proiivent leur 
im.portance d'elles-inêmes, car plus de 250 personnes 
viermen t a chacune d'el les : maires, échevins, prêtres, 
gémts et présidents de caisse des villages enviroiuiants. 

Bientot, on présente un i-appoi-t sur les noms de 
nies dans le village et les parcs environnants, une étude 
sui- les numéros civiques et un plan de zonage (fin 
janvier 197;). 

Le premier conseil d'adininistration, en 1973, est 
fonné de Marcel Poiré, réélu à la présidence ; de 
Marcel Routhier, premier vice-président réélu ; de 
Raymond Cadorette, deuxième vice-président. Nor- 
inand Dumont agira comme secrétaire-trésorier, en 
remplaceinent de Conrad Bernier, qui  devient admi- 
njsrrateur, tout comme Ra-mond Hébert, Égide Forîier, 
Rosaire Lernieux, Gaston Lévesque, Claude Buteau 
et Réal Droiiin. 

En 1973, le conseil d'administratioti de la Cham- 
bre fonde lin joiimal d'infoimation baptisé L a  Pelites 
A~ouvelles. Le président Marcel Poiré en devient le 
redacteilr et Normand Dumont le secrétaire, jusqu'en 
1984. Louise ber nie^, Maryse Guay et Sonia Bernard 
se succèdent à la rédaclion de ce journal jusqu'en 2000. 

place un tel mouvement ; sepieinbre, octobre, et no- 
vembre sont les mois les plus actifs : rencontres avec 
le conseil inunicipal pour prendre des enrentes au su- 
jet de projets conjoints, tels les égouts, l'aqueduc, le 
plan de zonage et d'urbanisme, I'ainénagernent de la 
rivière Chaudiére, la demande aux dirigeants de la 
Caisse populaire d'ouvrir le jeudi soir, etc. 

On tient plusieurs soirées d'infornlation sur des 
sujets très diversifiés : assemblée concenianl la Fabri- 
que, ce qui a permis à plusieiirs citoyens d'assisler a - -7 - .- - .  - 

La Inascolle Purs)). 
une assemblée générale des margiii Il iers dans I 'église ; 



Laici.ejic.e Bort I I I ~  gagne Ic y ~ . p i ~ i i e r  pi'i.r 
lors dit c,oncolir.s de ttiqires r i r i  Cunioilol de Qrtkbec 

La Chambre de  corninerce sc préoccupe 
ega.rinent du bien-itre des citoyens aciuels de Saint- 
Lainbert et des Ilouveaux airivants. C'est pour cette 
raison qu'a la formation du coinite des PAT (Pr& a 
tout), issu de Cliancier 1973. le co~iseil d'adminis- 
tration intègre ledit comité à l'i.ntérieur de sa foimation. 
Pendant plus de dix ans,  le comité des PATT et la 
Chambre de corninerce accueillent des centaines de 
nouveaux paroissiens. 

Durant cette période, i l  y a eu les Fétes du 
priritemps, la Plantation du mai, etc. 

En 198 1 ,  Marcel Poiré cède sa place de président 
à Jean-Guy i7aclioii. Reine Gagtié lui succède en 1 984, 
pour un dernier mandat axci: surtout sur la possibilité 
d'avoir un salon inoiiuaire dans la paroisse et, par la 
même occasion, de libérer la salle n~unicipale. 

1 les services ofi i-ts a la popiilatioi-i. C'est également 
en 199 1 qu'une activité d'autofinancement, le bingo, a 

'< l 

été mise sur pied. 

. En avril 1995, le Sei-vice d'entraide emménage 
- - - - - 

Jenri-h4ol.i~ L~II 'IIL' ,  ~Mnrcel PoirP. dans ses locaux achleis. Au fil des ans, les sen4ces 

a m i s  sommes cn 1979. Pour répondre aux 
besoins d'aide à domicile des personnes âgées, le Club 
de l'Àge d'or de la municipalité de Saint-Lainbert met 
sur pied un  comité de mainiien a domicile. Nellie 
Rouleau est alors présidente de l'Àge d'or et devient 
responsable du comité. Les services offerls a ce 
moment sont : visites à doinicile, aide aiix fan-iilles et 
aide aux jeunes contrevenants. Les responsables 
administrent un niini-budget alloué par le CLSC pour 
quelques personnes rravaillant sur des projets 
d'emploi. Les personnes engagées font « des petits 
inénagcs » chez les personnes dgees. Le comité n'a 

pas encore de local officiel, i l  collabore avec le 
comptoir d'entraide du sous-sol de l'église. Les 

bénévoles deinandeni l'aide des commerçants pour 
aider les familles démilnies. 

C'est en 1988 qu'une équipe de béi-iévoles dé- 
cide, aidée par iin intervenant du CLSC, de s'hcorporer 
en organisme de bienfaisance ; naît alors le Service 
d'entraide Saint-Lambert, Lévis. Crée afin d'aider 
matériellement et psycliologiquement les petsonnes dé- 
munies dans Saint-Lambert ainsi que pour proti~ouvoir 
I'aciion bénévole dans notre corninunauté, le Service 
d'entraide est depuis ce temps toujours en évolution. 
Le premier local offsciel Tut celui du Petit Domicile en 

janvier 1993. Nous avioris alors un bureau et un petit 
local pour un comptoir de vêtements usagés, Le Ba- 
zar. Avec l'incorporation, l'organisme pouvait alors 
Faire une première demande de subvention à la Régie 
regionale de la santé et des services sociaux, qui lui a 
octroyé 5 16 $ en 199 1 .  Rappelons que jusqci'a cejow, 
le comité avait fotictionne uniquement avec des dons 
et des personnes bénivoles. Utie première coordon- 
natice fut engagée quelques lieures par semaine en 
novembre 199 1 . Le coiiseil d'administration s'iinpli- 
quai1 beaucoup dans le triage des vêternetits et dans 

Gli~!.rloii~ iclari:ei, et Coiii-nd Bci-ivei SC développent., Ic notnbre des personiies aidées aug- 
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mente ainsi que le nombre de personnes bénévoles. 
Les services offerts sont : 

'!a Aide alimentaire : cuisine collective, la Baratte, club 
d'achat (en développeinenr), paniers de nourrinire, 
bons d'achat, paniers des Fêtes : 

':+ Comptoir vestimentaire LE BAZAR ; 
a Soutien ii domicile : accompagnemen[ er transport, 

diners-rencontre, visites d'am.itiC, sourien civique ; 
*:. Formation. informations, référeiices, soutien psy- 

chologique et suivi ; 
*I Aide aux jeuiles : travaiw coinmunautaires, cadeaux 

de l'arbre enchanté, programme SAJE (inscriptions 
ail terrain de jeii et aux sorries scolaires). 

Depuis 1 99 1, plusieurs présidents et présideritcs 
se sont succédé : en 199 1 - 1992, Fernand tavertue ; 
en 1992- 1993, Claude Roy ; el1 1993- 1994-1 995-1 996, 
Albert Drouin ; en 1996- 1997- 1998- 1999, Gilbert 
Dugas ; en 1999-2000, Rollande Labrie ; et en 2000- 
2001 -2002-2003; Marguerite hp. Plusieurs personnes 
bénévoles se sont aussi succédé ; les bénévoles actuels 
soiit : Lucille Carrier, Jeanne d'Arc G. Roy, Marie 
Lacasse, Mary Bélanger, Liicille Plante, Geneviève 
Cliche, l'verte Bilodeau, 1-[enriette Parent, Marie-Paule 
Boisvert, Rollande Fortier, Laiirette Côté, Jeanriiiie 
Morin, Rachel Labonté, Lise.tte Pelletier, Huguette 
Blanchet, Christiane Lacasse, Huguette Lacasse, 
Françoiçe Bouffard, Jeanne d'Arc Morin, C 
Bilodeaii. Lucie Tunnel, Marie-Marthe Fec 

éline 
teaii, 

M.,arie-Marthe Godin, Louisene 
T. Rochefort, Romuald Laforest, 
Jean-Louis Roy,  Germa in  
Courcliesne, Fernand Laverime, 
Claude Bergeron, Ray~nond 
Bisson, Claude Laroclie, Nor- 
bert Moore, Michel Martineau. 
I l  y a également des personnes 
qui ({ bénévolent » en couple : 
Ckline et Steeve Massicotte, 
Nicole Miville et Majorique 
Bkrubé, Marguerite et Gilbert 
Dugas, Thérèse et Hervé Carrier, Marguerite Boutin 
et Albert Lacasse, Diane Labrecque et Marcel 
Rhéaume, Rachel et Achille Vallée, Rira et Albert 
Dr~uui .  

Cet organisme, né d'une jnitiative du milieu, rend 
maintenant senlice à plus de 500 personnes annuelle- 
ment. En 2003 nous fèterons nos 15 ais d'incorporation ; 
c'est grâce au grand ceur  et à la persévérance de 
plusieurs persormes de la inunicipal ité q-lie l'organisme 
est bien vivant ! Au nom des personnes aidées, nous 
tenons a reinercier tous les fondateurs ajnsi que ceux 
et celles qui ont poursuivi la mission du Senlice d'en- 
traide jusqu'à ce jour. Merci mille fois ! 

--- *-* F-/.-> - - 

- - - . - - 

Le Cntiseii d 'adminiszrarion Jo)~dclt~rw. 
i t o ~ n  Colo.de. Fer~land L aver-tire. 

Marie Lncrtssc et Jeailne d 'Arc  Moriri. 



T e  112 aoiit 1982 s'ouvre un Service d'entraide 
au sous-sol de l'église. On y reçoit des vttements usa- 
gés pour ètre offerts aux gens a bas prix. 

Tout en aidant les gens, on aide aussi la Fabrique 
grace aux anicles vet~dus. 

U n  comité de bénévoles, fond6 en 1980, recevait 
des vêtements usagés pour fabriquer des courte- 

pointes, des pantoufles et des couvertures de laine 
remises au père Célestin Marcotte, fondateur de Col- 
laboration santé internationale (CSI). 

L'aniénagement du local est exécuté par Roland 
Demers, M. et Mm' Albert Roy, M. et Min' Honoré 
L'msse, M. et Mm' Fiancis Blaney et Suzanne Coutiire. 

Les pionnières sont Jeanne d'Arc Roy, Jacque- 
line Blaney, Laurence Lacasse, Marie- Anne Lacasse, 
Simone Vachon, Danielle Paré et Marguerite Fortier. 

Ceile rnètne euvre  continue de rendre service aux 
gens et a l'église. Gabrielle Giguére, Jeamie d'Arc Roy, 
Florence Parent et Fernande Fortier sont les principa- 
les ouvrières à donner généreusement de leur temps. 

-- - - 
Les llnnles responsables : 

Florence Prrrenl, Jeairne d'Arc Roy, 
Fernuiide Forlier er Grrbrieile Gigz1 .4~~ .  

Te mouvement Paren~s-Secours a pris naissance 
au cours de I'anriée scolaire 1978- 1979 avec I'appui 
du Comité d'école a la suite de la présentation, par la 
Sireté du Québec, d'une vidéocassette expliqiiant le 
fonctionnement et le bien-fondé de l'organisme Pareiits- 
Secours. Le but visé par ce programme est la sScinité 
des: gens et plus spécifiquemeilt celle des enfants. 

Le Comité d'école semble favorable à un tel or- 
ganisme dails la paroisse et il délègue quelques-uns 
de ses membres pour démarrer le comité. Le premier 
conseil est formé des personnes suivantes : Nicole 
Cliche-Cloutier, présidente ; Rolande Boutin, Judith 
Stryckman, Lucille Plante, Rolancle Sailterre e l  Ann 
Anderson. 11 faut souligner I'appui financier de la 
iniinicipalité dans cette démarche. 

La première tâche du nouveau coinité consiste à 
recruter des familles q u i  acceptent de s'afficher, i 
l'aide d'une pancarte rouge et blanche, montrant un 
adulte tenant la main d'un enfant. Cette pancarte est 
placée bien en vue dans iine feiiêtre lorsque les gens 

sont présents à la inaison, de sorte que toute personne 
dans le besoin puisse frapper à leur porte et recevoir 
l'aide appropriée. À une certaine époque, on dénom- 
brait plus de 120 foyers arborant I'affiche-fenêtre. 

Toutes les familles en fonction ont été vérifiLcs et 
ac.ceptées par la SUreté du Qukbec. Le mouven-ient a 
compté plusieurs changemerits de comitis exécutifs 
au cours de ses 22 ans d'existence. Le dernier comité 
a été formé des personnes suivantes : Michelitie 
Morin, présidente ; Ginette B. Fortier, Fmcine Gagnon 



P. - 
Nicole Clrclie 

et Danielle Côte. MaIlleureusement pour tous, le comité 
a du être dissous en 2000, faute de persotuies disponi- 
bles pour le comité  et de familles pour  les 
affiches-feiiètre. 

Sous la présidence de Stevc Massicotte, dans les 
années 1984 B 1987, plusieurs activités ont CU lieu 
comme : cycloton, activités avec les pornpicrs au 
Domaine Aramis, visite du policier respoiisable a 
l'école du Bac, visite d u  comité pour promouvoir la 
pnidence daris les rues, à bicyclette, dans les autobus, 
etc. 

Pendant plusieurs années, la Sûreté d u  Québec, 

Ce coinité travail le en étroite collaboration avec 
Micheline Morin, responsable du cours de gardiens- 
avcriis. 

Gaëtane Fréchette prend la direction de ce co- 
mité en 1973 jiisqu'au mais d'aoiit 1983. De 1983 à 
1999, Suzanne Riverin en est la responsable. De 1 999 
300 1, Stéphanie Villeneuve assume la direction. De 

200 1 à ce jour, S.uzanne Riverin est revenue au poste. 

En nous coritactant, nous voulons offrir aux  
parents des jeunes adolescents responsables qui  
demeurent le plus près possible de chez eux. 

avec la générosité de plusieurs commanditaires, a 
Ph < -&y.. --?UT -- - 

sillonne les nies de la municipalité à I'Halloween en . ?lW1 

distribuant des bonbons et des bandes fluorescentes. ' 1  
fir& 

Après avoir forme le comité exécutif et avoir ? 1 
trouvé plusieurs famil les, la première réalisation con- 
crète fut de mettre sur pied les cours de « gardjens- 
avertis >> ; d'ail leurs les cours se donnent toujours une 
fois par annke sous la responsabilité de Micheline 
Morin avec la collaboration de la municipalité. 

ae comité voit le jour avec le programme Clian- 
tier 73. Son but est d'offrjr à la population le service 
de jeunes gardiens el gardiennes qui 0111 passé avec 
succès l 'examen de la  Croix-Rouge. Notre respon- 
sabilité est de sécuriser les parents lors d'une sortie. 

Soifs certe yhocogrnphit? OII doir lire . 
bébe Joiiorliclii Pelclinl avec ,Wa~halic Bot.irger. 12 aris. 



LE PETIT DOI\.IICILE SAINI--L~~~LIBERT INC. 

an 1984-1 985, des citoyens de Saint-Lamber( 
s'uiiissei~t et font jaillir l'idée d'offrir aux aînés de la 

1 pai*oisse qui le souhaitent une rnaisoii d'hebcrgernent 
y' a 1 avec services, pour des personnes figées en perte 

d'autonomie Un sondage aiiprès de la population de 
Saint-Lambert, âgée de 55 ans et plus, a démontré lin 

intérêt tnarqué pour un tel projet. La maladie, la perte - -- d'un ètre cher, I'isoleirient sont souvent des facteurs -- - -. - - 

qui incitent une personne a rechercher la sécurité et la 

c ' e s t  le  24 septembre 1982 qu'eut lieu 
I'iiiaugurarion officielle du HLM. C'est en prisence 
de plusieurs invités, tels le député-ministre provincial 
Adrien Ouellet, Jean Tutgeon, représentant du député 
fédéral Gaston Gourde, le maire Jean-Paul Bédard, 
Fernand Lavertue, prksident de l'Office municipal 
d'liabitation, que le traditionnel niban fui coupé. 

L'ex- nai ire, Femand Boutin, avait été l'itiitiateur 
dc ce prqiet. 

Cene habitation à loyei-s modiques de dix unités 
de logements demeure la propriiti  de la Société 
d'habitaiion du Québec qui en a confié l'administration 
à I'çifice municipal d'habitation de Saint-Lambert. 

Cet iinmeuble porte le nom de Pavillon de la 
Chaudière, et à soi1 inaugurariori, parmi les adminis- 
trateurs, on comptait Feinand Lavertue, président ; 
Laurier Nadcaii, vice-président ; Micl-iel Savard, 
Gisèle Buteaii, Denis Lamontagne, Siinone Mercier, 
'iVlly Forcicr ; et Louisette Boii~dirsctrice et secdaire- 
trësori6re. 

proximité des services. Le concept proposé veut  
respecter l'enracinement des ainés dans leur milieu 
de vie. En plus d'un hébergernerit de qualité, la fomulc 
offre ui-ic réponse efficace à leurs besoins d e  
socialisation et une solutioi~ à la carence nutritionnelle 
si souvent observee chez les person.nes âgées. Cette 
mesure préventive d'hébergement diminue les coûts 
afférents que peut signifier une hospitalisation, non 
nécessaire, faute de ressources alternatives adaptkes. 

En 1986, un comité restreint peimanent est formé 
de gens de Saint-Lambert, d'un intervenaiit du CLSC, 
d'un reprisentant ad hoc de la Société d'habitation du 
Québec el d 'un représentant des différents organismes 
cornmunauhires intéressés par le projet. 

II faut mentionner que l'implication des gens du 
milieu, tant personnelle que monétaire, est indispen- 
sable à la réalisation d'un tel projet. Le Club de l'Âge 
d'or s'est impliqué d'une façon extraordinaire en  RI- 

vaillant sans relâche avec les membres du comité 
pennanent afin de démontrer le bien-fondé du projet 
d'habitation sans but lucratif avec services. Toute la 
population de Saint-Lambert manifeste expressément wri 
désir d'obtenir une nlaison d'hébergement pour ses ainés. 

-, - - - . . - -- 

Le Petit Doniicile. 



Le 15 juillet 1 967, la corporation Le Petit Doniicile 
Saint-Lambert inc. est donc constiluée par lettres 
patentes émises, selon la troisième partie de la Loi 
des compagnies de la piovince. Gefle incorporation 
a permis de : 

1 se procurer des Conds par voie de souscriptions 
publiques. Cette collecte de fonds a permis de 
recueillir : 7 500 S en donsde particiiliers ; 4 1 375 $ 

en prêts de particuliers pour cinq ans sans intérét ; 
ainsi qu'un pré1 de 30 000 $ pour six mois de la 
Caisse populaire. 
2" faire l'acquisition d'un terrain et l'achat d'un 
premier iinmeuble situé au 1295, nie des Érables, 
baptisé La Petite ~Ltaison, qui fut restauri béncvole- 
ineni, lors d'une conlie organisée selon la belle 
tradition beauceronne, afin de se conformer aux nor- 
iiies de base exigées pour 1 ' hébergeinent de 
personnes en pertc d'autonornie, Les premiers yen- 
sionnaires entrent en octobre 1987 et la maison est 
inaugurée Ii. 22 novembre 1987. 

Les démarches se sont poursuivies lant auprés 
de la Société d'habitation du Québec que du minisîre 
des Affaires municipales, des députks tant provincial 
que federal, afm d'obtenu l'autorisation de conshure le 
projet d u  dépai-t soit : un imineuble de seize mini- 
logements adaptés aux personnes en perte d'autoiiornie 
avec senlices tels : ascenseur, cafétéria, buanderie. 
D'autres services connexes comme : visita médicales, 
physiothérapie, services d'animation et activités 
physiques adaptées aux besoins des résidents font 
partie dii concept de départ. Cette idée originale 
d'habitation avec services a pris naissance à Saint- 
Lambert ainsi qiie le nom de Petit Dornicile qui  reflète 
le genrcd'liabitation qu'on veut o f i r  à nos aînés. Pour 
le mzme prix, dans le secteur privé, on ne peut offrir 

De nouveau la population de Saint-Larnbei-t se 
mobilise lors d'une rencontre tenue au  Centre 
niunicipal le 20 fevrier 1989. Un représentant de la 
Sociité d'habitation du Québec en la personlie de 
Pierre Baril explique aux citoyens de Saint-Lambert 
les motifs de leur décision. Comme l'évaluation de 

certaitis points de notre dossier nous apparaissaient 
incorrecte, litre révision de notre proposition a été 
deinandée et accordée. Des élkinents importants 
d'analyse furent portés à l'attention de la SHQ. 

Finalement, le 22 février 1991, le rninistre des 
Affaires municipales, Claude Ryan, responsable de 
1'1-tabitation, informait les dirigeants de  I'OSBL 
(Organisme sans but lucratif) qui patronnait Le Petit 
Domicile Saint-Lambert inc. que le projet de cons- 
truction de seize unités de logements était acceprk. 

La consiruction du Petit Domicile Saint-Lambe.rt 
inc. a débuté le 30 mars 1 992 et les premiers résidents 
intégraient leur nouvelle demeure le 38 dkceinbre de 
la inêine année. Le cofit total de réalisation a é t l  de 
l'ordre de 1 106 000 $. Le programme de logements 
saris but lucratif privé découle de I 'enten te-cadre 
Canada-Québec sur l'habitation sociale conclue le 
13 mai 1986. Les coûts de construction sorit défrayés 
par les gouvernements du Canada et du Québec dans 
des proportions de 75 % et de 25 % respectivement. 
La subvention comble aussi l'écart entre les coûts an- 
nuels d'exploitation recoiinus et les loyers payks par 
les occupants en proportion de leurs revenus. 

L'inaugumtion officielle a eu lieu le 14 mai 1993. 

Le taux d'occupation des unités de logement 
affiche complet présentement et plusieurs personnes, 

aux résidents qu'une chambre et non un appartement - 

comine c'est le cas cllez nous. 

En 1989, la Société d'habitatioii du Qukbec lance. 
un premier concours provincial afin d'inviter la 
population B soumetire des projets d'habitation pour 
personnes âgées en perte d'autonomie. Cinq projets 1, 

sont retenus dont deux dans notre région : Chamy et j l,' 
l.,. - 

Saint-Lainbert. Comme le premier critère était la I';" 

1, ,: rentabilité du projet ainsi que l'implication des gens du l - *A. - 

milieu, la densité de la population a penché en faveur UUU ~ I : . . : O ~ ~ ~ ~ I I : ~ - ; - . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ , ~ ~ ~ [  .,,,,~,v,l... ,LL,,,,...p.,p., , ,  :p. . ..,. ~ , I - r F ; , . ,  ! 
m~>?r@?alc:? :;, L?\:,,ix," :->m~.-.ry6.: ..: L , l ! ,  ( : .Y<,  , .<<j; , , .  . 1, v,,L, ,- ,.,. 

de Chamy pour la c.onstniction du premier projet. w: 3 r  7,': 5.e.:l,~,,,t f'.,,,::r 9,. y- ? V ! , ,  ,..q;; ,,, t,. , v o ,  d," , f i " ,  

- -  - - -  ------ 
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iant de Saint-Lambert que de l'extérieur, sont sur une r - -  
liste d'attente. Voilà une preuve de la nécessité d'une - - -, - -- - -  - 
telle risidence. La bBtis.ce. 

Des bénévoles visitent régulièrement les personnes 
de la résidence pour les divertir et les aider à par- 
ticiper aux activités rkcréatives, internes et externes, 
qui ainéliorent leur qualité de vie. 

En 1993, une Fondation a été mise sur pied pour 
rec-ueillir des fonds el financer l'acquisition de 
fournitures telles que poEle, réfrigérateur, laveuse, 
sécheuse, etc. ainsi que des équipements récréatifs 
cornime balançoires, gazébo, etc. afin de rendre la vie 
plus agréable aux résidents. 

Depuis i'ouvei-turc, quatre présidents et présidentes 
se sont succédé à savoir : 

Pa Résidence des Peupliers, fondée en 1990 par 
Jean Blondeau et Rémi Parent, est située au 107, rue 
des Peupliers, a Saint-Latnbert. 

Cet endroit offre logement et services aux 

personnes retraitées et accueille des personnes igées 
autonomes et semi-autonomes 

Depuis 1990, la résidence n'a cessé d'agrandir ; 
ellecotiipte maintenant 35 chambres. 

Cette résidence est la propriété de Rémi Parent, 
de Karine Ippersiel et de Paulin Roy. 
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LE R.ESTAURANT CHEZ &TA (Chez Johaone) 

Be mai 1965 à juin 1997, la famille Rivei- 
Vaillancourt-Morrissette a marque le village de 
Saint-Lambert de plusieurs façons. 

Lors de la construction du restaurant, l'mmpraieur 
pensait qu'il ne resterait ouvert que quelques mois. 
Merci à la population ei aux amis de Saint-Cambe rt... 
La famille a quand même gardi l'entreprise siir pied 
pendant plus de 30 ans ! 

D'abord la belle époque ! Les juke box à chaque 
table, le crème soda, les hamburgers et le pétrole a 
35 sous le gallon ! L'hôtel Les Nuits de France, avec 
la famille Lacroutz, offrait une grande cliance au petit 
restaurant de faire. des heures suppléinentaires. Quel 
teinps d'insouciance, mais quand même de plaisirs ! 
Tous les services se retrouvaient sur la nie des Érables, 
l'autoroute n'étant encore à cette époque qu'un vague 
rkve poli tique. Le garage Texaco a longteinps servi la 
boisson de vos bolides à 8 cylindres grâce a Gaston, 
Robert et bien d'autres. Maintenant, M. Clou tier y gère 
la réalité d'un coin de village moins fréquenré. 

VRROOOM ! Pizza à domicile ! La  meilleure 
pizza en ville, sinon à l'ouest de Rome. A quelle 
vitesse croyez-vous que les petits camioris Datsun 
pouvaient filer dans les longs rangs de Sajnt- Lambert ? 
Un calcul réaliste aurait rapidement prouvé que la 
livraison n'était pas rentable a brûler autant de 
pétrole, mais l'effet marketing, lui, éîait plutôiefiicace. 
Sans parler des plus gentilles et jolies <( wajtress » de 
la rive sud. vRIiOoo~ ! Les courses de voitures, les 

balades a motoneige, tous les prétextes étaient bons ' 

pour se retrouver entre copains pour prendre un café 
011 SC rassasier à souhait. 

Coinbien d'amoureux et d'amis se sont rencon&és 
Chez Riia, Chez Johame ? Vous vous reconnaisse;! 
certainement et vous vous rappelez des souvenirs 
impérissables. De bonnes affaires aiissi se sont 
brassées devant  les bons repas maison que l'on 
préparait avec tant d'attentioii ou devant un petit verre 
de boisson alcoolisée servi avec le sourire par Jolianne 
ou pmune autre jolie demoiselle. Ou simplement pour 
jaser ... A quoi d'auire iine société poiii~ait servir 
sinon à permettre la communication entre amis ? 

Claude, Guy et Jolianne prennent la barre du 
navire de la Chaudière chacun leur tour, histoire de 
rendre la vie un peu plus facile à Rita. Le reste de la 
famille travaille comme « employés de soutien 9. 

Plusieurs tentatives ont kté faites pour contrer la 
concurrence qui s'accapai-art quand même une bonne 
part du marclié compte tenu de la petitessedu village. 
Quelques années difficiles, trop d'acharnement, peu 
de rentabilité et c'est la fin. La société monétaire 
aura. eu raison d'une autre histoire de << m u r  ». 

Voilà, i l  en a coulé de l'eau dans le l i t  de la 
Chaudiere. Mais toute l'eau qu'il aura fallu pour 
modeler l'avenir effacera le passk, inévitablement. 

Sans que voils vous en rendiez compte, vous avez 
fait partie de la familie et Rita vous écoutait cornine 
une deuxième mère, peut-ême coiwne une vraie mè~e. 
Vovs l'avez rendue heureuse, triste, courageuse, têtue 
et espiègle, mais surtout amoureuse de la vie. Ri ta est 

Les vielu bcii>c.r. 



décédée ce 1" septernbse 2002 à l'âge de 76 ans. Trop 
de t ravai l ,  la cigarette et u n  manque évident 
d'attention envers elle-rnéme auront eu raison de sa 
santé. Elle a néanmoins vécu ses dernières années 
très heureuse de voir ses enfants enseinble en faini lle. 

Et le resre de la famille ? 

Guy est en grande fom2e après un double pontage 
cardiaque. Claude est gérant adjoint dans un  maga- 
sin à giande surface dans la région de Saint-Hyacititlie. 
Jolianne a pris une retraite bien méritée avec sa fa- 
mille et aide grandement et amoureusement son 
Jean-Marc préféré. Sylvie est en bonne santé el  heu- 
reuse dans son monde de Lévis. Yves est retraité dc 
l'armée et travaille pour une compagnie aérienne ca- 
nadienne. Yvan est toujours dans l'armée à Ottawa. 

Et moi, Sylvain,je suis informaticien. A titre d'information, nous vous founiissons 

11 nous fera plaisir d'avoir de vos à : quelques starisiiques du Groupe La Québécoise inc. 

Sylvain@Vaillancourt.name et pl us particulièrement d'Autobus La Qukbécoise inc. 

Pa société Autobus La Québécoise inc. dont le 
siège social est situé a Québec est une entreprise 
spécialisée dans le dosnaine du transport de 
personnes depuis plus de trente-cinq (35) ans. À ses 
débuts, en 1965, l'entreprise s'est c o n ~ e n t r ~ e  dans le 
transport scolaire pour diff6rentes commissions 
scolaires de la région de Québec. Par la suite, 
Autobus La Québécoise inc. s'est diversifiée dans le 

Groupe Autobiis 

La Québécoise La Québécoise 
inc. inc. 

Véliicules 325 n 
Cliauffeurs 337 7s 

Mécaniciens 11 4 

Directeurs des opérations II 3 

R~servationç 15 3 

Personnel administratif 1 O 5 

transport interurbain, le transport en corntnun, le Hélicoptères 7 

transport pour personnes handicapées, le transport Pilotes 10 

aéroportuaire et le transport long courrier (au ------------ 
Québec, au Canada et aux États-unis). AÉROPORT DE SA~NT-LAMBERT-DE-LAUZON : 

Depuis 1982, Autobus La Québécoise inc. BEAUCIEL INC. 
effectue aussi des voyages à chartes en panie au 
Québec, dans l'Ouest canadien ainsi q u ' a u  Étais-unis X e  15 novembre 1996, l'aéroport de Saint- 
(Floride et Californie) à l 'aide d'autocars H3-IO,  Lambeq alors propriété de Daniel et Gaston Sasseville, 
H3-4 I et H3-45, construits par l'entreprise Prévost est vendu à Jacques Gagné, directeur d'une école de 

Car inc. L'entreprise possède maintenant une flotte pilotage à Saint-Jean-Chrysostotn~ oij i l  enseigne le 
de près de 325 véhicules de différents types répondant pilotage depuis 1988. 
aux besoins de ses différents usagers. Ceite soci&tk identifiée soins le nom de Beauciel 

Au Groupe La Québécoise inc., dix-sept (1  7) inc. concentre les activités liées au pilotage d'avions 
autres compagnies se sont fomées. légers autour de Saint-Lambert. 
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Historique Rue du Pont : de la rue Bellewe a berville( rouf e 2 1 8) : 

17avril1972 : 3 15 véhicules lourds par jour 

Achille Goulet vend a Saint-Lambert Aéro inc. ; 3 700 véhicules automobiles par jour 
Total : 4 0 15 véhicules par jour 

25 avril 1980 : Saint-Lambert Aéro inc, vend à Jacques 
Turgeon, de Sainte-Foy, et le meme jour Jacques 

De Ibenlille Sud à Saint-Narcisse : 
Turgeon vend à Domiriiqiie Fortin de Saint- 

150 véhicules lourds par jour 
Lambert ; 

910 véhicules aiitomobiles par jour 
4 novembre 1988 : Dominique Fortin vend à Gaston Total : 1 060 véhicules par jour. 

Sasseville ei Daniel Sasseville ; 

27 awi11990 : 
Gaston Sasscville devien.t l'unique propriétaire ; 

15 novembre 1996 : Gaston Sasseville vend a Jacques 
Gagné de Saki-Jean-Chrysostome. 

@rice à des renseignements spécialisés, i l  est 
possible de calculer la densité de la circulatioti sur les 
différentes artères ceinturant la inunicipalité. 

Autoroute 73 : dans les deux sens (nord et sud) : 
vPhiculeç lourds : 3 140 véliicules par jour 

véhicules autoinobiles : 17 100 véh.icules par jour 

Total : 19 240 véhicules par jour 

De l'autoroute 73 a la rue des  rabl les : 
véliicules lourds : 7 15 par jour 
vél~icules automobiles : 6 500 par jour 

Total : 7 2 15 véhicules par jour 

Au carrefour nie des Érables et rue du Pont, i l  passe 

788 véhicules lourds par jour 

7 100 vÉ.hicules automobiles par jour 

Total : 7 888 véliicules par jour 

Qu'en sen-t-il dans dix ans sur les mêmes routes 
lorsque la 73 se rendra jusqii'i Saint-Georges ? Les 
Ilouveaux aménagements pour le chemin de fer dans 
le parc industriel ralentiront-ils le transport par 
véhicules lourds ? Avec les routes tniew aménagées, 
quel essor connaîtrons-nous dans le domaine de la 
circulatioii ? 

Circulation akrienne 

Notre aéroport privé a une vocaiion « loisirs » et 
sa longueur de piste est de 780 inètres, ce qui en fait 
le ci.nquiéme plus long des iieuf akropotts de la région 
Chaudière-Appalaches. 

Circulation. cyclable 

Sur notre territoire nord-sud, la piste cyclable forme 
une longueur d'environ 12 kilomètres. 

Rkseau motoneige 

La municipalité fait également partie du réseau 
trans-Québec en sentiers de motoneige. 

Réseau sentiers des véhicules tout-terrain (VTT) 

Des sentiers sont aménagés sur l'ensemble du 
territoire de Saint-Lambert-de-Lauzon. 

De la rue Bellewie Sud a Saint-Bernard : 
259 véhicules lourds par jour 

1 560 automobiles par jour 

Total : 1 8 19 vétiicules par jour 
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' UN BAC FAIT TRAVERSER.. . ET UN PONT UNIT 

T e s  paroissiens séparés par une rivière ont .r, 

toi~jours connu quelques difficultés d'appartenance et li- .S.  W -7 

d'iiiuté. 

Chez nous, les personnes de l'est comme celles 
de l'ouest de la rivière Chaudiére se sont donné des 
services : magasin géniral, bureau de poste ou dépàt. 

Comme o n  ne pouvait pas construire deux 
églises, les gens de l'ouest devaient traverser à l'est 
pour « faire leur religion ». Mais que de difficultés 
cnmunies à la m e  des eaux du printemps et aux pluies 
de l'automne ! Er en hiver, il fallait que la glace soit 
bien prise pour s'avenmer sans danger sur l'autre rive. 

C'est de là qu'est venue l'idée d'utiliser un (< bac >>, 
grand bateau glissant le long d'un câble pour le 
mouvoir, destiné 8 faire passer les personnes, les 
animaux et les voitures d'une rive à l'autre. 

Comme c'était une entreprise privée, les anciens, 
par leurs parents, savent que Romuald Valliéres de 
Saint-Henri fut l'initiateur et le propriétaire du bac » ; 
pliis tard, son fils Louis lui succéda. Puis tour a tour 
Napoléon Morin, Johnny  Roy et Étienne Roy 
devinrent propriétaires. 

Le pont de fer, dit pont Taschereau en l'honneur 
du dépuré, f i t  une heureuse bénédiction pour tout le 
peuple en 1912 ; finis les attentes, les retards, les 
débicles, les gels et les dégels. L'unitk de la paroisse 
se forgeait a mème ce pont d'acier. 

Après avoir servi généreusement de 1912 à 1960, 
on crut bon qu ' i l  devait reposer en paix. Un pont en 
ciment avec structure d'acier s'éleva rnajestueu- 
sement avec des dimensions élargies pour un cransport 
plus rapide. 

On n'oublie pas Fdcilement un vieux pont qui nous 
a servis si libéralement ; qu'est-ce qu'on va en faire ? 
II fau t  l e  démonter, mais comment ? Oti eut 
l'heureuse idée de le dynamiter en hiver pour qu'on 
puisse facilement en récupérer les morceaux sur la 
glace. Ce travail fut effectué par Léodore Dumont, 
patron de Service d'amelioration des fermes inc. de 
Saint-Henri. Les morceaux ricupérés servirent à 
reconstruire un pont sur la rivière Le Fourchet, 
propriété d'Orner Drouin, dans le rang Saint-Parrice. 

Notre école porie heureusement le nom d'École 
du Bac pour signifier que, par le moyen du bac, on a 
voulu unir les deux [ives comme on veut, à présent, 
que les uns comme les autres soient tous les bien- 
venus, sans aucune discrimination. 

à au-delà de 90 ans. A l'automne 1910, le maire 
Laurent Lemieux essaya de prélever 15 000 $ au 
moyen d'une souscription volontaire. Le résultat ne 
fiit pas tout a fait satisfaisant puisque les sousctiptions 
s'élevèrent à guère plus de 8 000 $. 

Le gouvernement du Québec semblait toutefois 
bien disposé à notre égard. Après plusieurs entrevues 
avec Ic ministre des Travaux publics, l'honorable h u i s -  
Alexandre Taschereau, les pourparlers allèrent bon 
train puisqu'il  accorda au  mois d'avril 19 1 1 u11 
montant de 22 000 $. 

John Breakey, de Breakeyville, promit mille 
piastres ; quelques citoyens de Saint-Narcisse, de 
Saint-Gilles et de Saint-Bernard souscrivirent environ 
750 $. La paroisse de Saint-Lambert se rendit res- 
ponsable de 10 000 $. 

L'entreprise fut donnée à Joseph Gosselin, de 
Lévis, pour la somme de 32 500 $. 

Les travaux commencèrent le I O juillet 19 1 1 et 
furenr poussés activement sans incidents sérieux. 

Les piliers et les approches du pont furent 
terminés le 20 octobre. 



Cependant tout cela ne s'est pas accompli sans 
critiques et discussions plus oii inoins acerbes. Il y a 
toutefois un adage encourageant : Bien faire et lais- 
ser braire. 

Le 28 mars 1912, les deux rives de la rivière sont 
réunies par le pont de fer. Le tout fut cldturé par la 
bénédiction le 13 octobre 19 12 à la grande joie de ceux 

qui, pour passer sur I'auîre rive, devaient emprunter le 
bac.. 

Nous voyons encore aujourd'hiii les vestiges de 
cei ancien serviteur qui a réuni les rives et proba- 
blement aussi bien des cœurs jusqu'eri 1960 où un 
autre pont plus spacieux continue de nous desscn~ir. 

~ ~ ~ o u r d ' l i u i ,  les livres sont à la portkt de tous ; à 
l'école ou à la municipalité, i l  y a lin foisonliement 
d'excellents volumes sur les sujets les plus divers. Et 
pour parfaire ses connaissai-ices, on n'a qii'à se 
brancher sur Internet. Des renseignements de toutes 
sortes émergent de cette encyclopédie universelle. 

Si on remoiite aux premières années de la paroisse, 
les connaissances acquises par la lecture étaient 
plutôt rares. Les ancêtres Iravaillaieiit d'abord pour 
dehcher ut1 petit lopin de terre, se nourrir et se vêtir, 
11 fallait subsister avec les moyens du bord. 

On se souvient que les trois premiers syndics 
(marguilliers) ne pouvaient pas signer leurs noms : ils 

apposaient une croix sur les documents. t e  premier 
président de la commission scolaire, appelée munici- 
paliti scolaire, ne savait ni lire ni écrire. 

Toutefois, l'on trouve, au debut de 1900, une 
bibliothèque paroissiale contenant une centaine de 
livres. En 1902, on se procure de nouveaux livres, 
ainsiqu'en 1904,1906,191 1,1912et 1914,améeou 
l'on note le premier Congrès de la langue française au  
Canada. De nouveaux volutnes sont achetés en 19 1 6, 
1917,1918ez: 1923. Dansunrappodau Bureaudes 
statistiques de la province de Québec, en 1924, le cure 
indique le noinbie de 500 volumes relies ; i l  n 'y a ni 
revues n i  journaux. L'abonriemerit a la bibliothèque 
est gratuit. De nou.veaux livres arrivent sur les 
tablettesen 1931,1933,1936,1940,1945,1946el1948. 

La plupart des volumes sont religieux ou sont des 
romans un peu à l'eau de rose. En 19 14 apparaissent 
des livres plus littéraires : Lerf1.e~ de Wqde Sévigné, 
Aveiin~res de 'Télémaque, de Fénelon,Les Curaclères 
de La Bruyère ; qiielques livres d'histoire : Les 
Sou ve~zirs des Tuileries, Les Français au Cannclcr. 
La jeunesse de Bonaparre, l'Arctique. 

Après la guerre de 19 14- 19 18, plusieurs livres 
traitent de la guerre : Journal apologétique de la 
gnerre, La guerre el? Champagne, La guerre en 
Picardie, L'Allemagne et les Alliés dei..u)ar In 
conscierice cl?réfienne. 

Les notes paroissiales s'arrètent avec l'année 1948 
pour ce qui  est de cette première bibliothèque de Saint- 
Lambert. 



En juin 1973, Noëlla Roy, femme très dynamique 
et organisatrice de talent, comprenant que la lecture 
est importante, décide de fonder une biblioilièque. Elle 
s'adjoint quelques femmes bénévoles et commence a 
recueillir de l'argent et des livres en faisant du porfe- 
à-porte. À la fin de juin, le groupe a amassé 255 S et 

des centaines de voliinies. 

Mm? Roy, n'ayant pas de local, deniande au curé 
Eugéne Garant de lui prêter le local de l'ancienne 
bibliothèque, soit le sous-sol de la sacristie, à I'airière 
de l'église, salle qui sert en mime temps de lieu de 
rendez-vous i presque toutes les associations de la 
paroisse. Les marguilliers acceptent cette demande. 
On installe dans cctte salle des tablettes, don de la 
Scierie Lemieux de Saint-Lambert, et avec l'aide de 
son mari et d'Édit11 Poiré, Mn" Roy réussit à rendre le 
local accueillant et fonctionnel. 

En septembre, elle recrute son conseil d'adminis- 
tration : Édith Poiré, secrétaire, Racllel Ouellet e l  
Andrée Routhier. La bibliotlieque publique de Saini- 
Lainbert, sous la responsabilité du Comité des loisirs, 
ouvre ses portes le 20 décembre 1973, à 19 heures. 
On a 1 500 volumes. Les responsables demandent une 
cotisation de 0,25 $ par personne pour avoir iin 
abonnement a vie. Le soir de l'ouverture, on abonne 
2 5  personnes et 39 sor t ies  de volumes sont  
enregistrées. En 2003, avec l'inflation, le coût de 

quincaillerie. Grâce a une subvention du goilvernement 
fédéral de plus de  LX mille dollars, pour l'arnénagment 
et l'arneublerncnt de la biblioth+uc, on peut égalemeiir 
embaucher trois techniciens : Rachel Ouellet, Éditli 
Poiré et Daniel Richard, pour la cotation des volumes. 

Mais il reste A payer le loyer ... De généreux 
commanditaires s'engagent à payer le loyer pendant 
trois ans : Mario Baziner (Assurances Bazinet), 
Raymond Cadorette (parc industriel), Caisse populaire, 
Robert L'Heureux (notaire), Roch Lambert (mkdecin), 
Paul Pelchat  (Salon P a u l  Pe l cha t ) ,  Ré-Mat 
(quincaillerie), Jean-Giiy Vachon (courtier). 

l'abonnement est de 5 $ pour les adu1t.e~ et de 2 $ pour 
les moins de 18 ans, toujours à vie ! 

Aprks huit ans de foiictionnement, a deiix jours 
d'ouverture par semaine, la bibliothèque déménage au 
119, nie des Peupliers, dans l'ancien local dc la 

Pour assurer Ic bon fonctionnement de la 
bibliothkq~ie et l'achat de volumes, on organise un 
dkfilé de mode, une dégustation, un bingo, etc. 

Lors de la construction de la nouvelle salle 
municipale, en 1984, la bibliotll&que vit iin deuxième 

-- - - - 

Les i , ~ ) . c i i i s  de la hiblio/ltéqlie. Pi.ei?rièi.e bihlioilièqrrr ni( sous-sol de In srici-is~ie. 
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déménagement, cette fojs à la salle municipale, dans un 
nouveau local. La bibliothèque ~>ublique est munici- 
palisée. Depuis ce temps, la municjpalité donne un 
budget de fonctiom.ement à la bibliothèque. 

Un  troisième déménagement arrive en 1992, au 
1200, rue du Pont, à côté de l'hôtel de ville. Et en 
2001, on agrandit ; le local double de siiperficie et 
davantage. On a maintenant vingt mille volumes, 
revues, vidéocassettes, etc. II y a une salle de lecture, 
et deux ordina.teurs et Internet sotit accessibles au 
public dans une salle d'infonnatique. 

En 2003, on coinpte 2594 abonnes actifs, et i titre 
de coinparaison avec les 39 sorties de voluines de la 
première soirée en 1973, en huit mois (2002-3003), on 
note 1 3 798 sorties de volilmes. 

A~ijourd'liui, après 30 ans d'activité, on calcule 
que près de 125 bénévoles ont participé au bon 
fonctionnement de la bibliothèque. II faut dire que, 
panni eux, plusieurs jeunes ont ainsi été initiés au 
monde du travail. Certains ont été bénévoles à la 
bibliothèque pendant toute la durée de leur secondaire. 

Pour finir, il faut souligner que M. le curé Garant 
pensait, lorsqu'il a prête le local de la sacristie, en 1973, 
que la bibliothèque était une enreprise qui durerait six 
mois tout ail plus. Elle est encore là après 30 ans ! 

@ I'liiver 199 1, un  plan d'arnhnagement est 
dessiné par une finne spécialisée pour l'aménagement 
du nouveau local de la bibliotheqiie et nous faisons 
l'achat du mobilier et des rayorinages au début du 
mois d'avril ; les béilévoles commencent le démina- 
gement de le bibliothèque dans l'ancien local du bureau 
municipal annexé au bahment de l'hôtel de ville et 
l'ouverture a lieu en septembre 199 1. Le projet tota- 
lise une dépense de 14 000 $. 

A l'été 1993, un montant de 3 000 $ est versé afin 
de poursuivre I 'aménagement de la bibliotiiéque. 

En avril 1999, le Conseil municipal autorise une 
dépcnse de 2 000 $ pour 1'organ.isation d'une fète pour 
souligner le 25" aruiiversaire de fondaiion de la biblio- 
thèque et pour souligner les 25 ans de binévola2 d'Édilh 
Poiré et de Rachelle Ouellet au sein du comité de la 
bibliothèque. 

I 

En mai 200 1, le Conseil municipal mandate ' 

Dominique Blais, arcliitecte: et Julie Aubin, ingénieure 
de Groupe conseil Genjvar, à préparer des plans ct 

devis définitifs pour l'agrandissement de la bi blio- 
t heqiie municipale d'une superficie au  sol d'environ 
2 500 pieds carrés. 

En juillet 2001, i l  y a adoption du règlement 
rio 457-0 1 dicrétant des travaux d'agraiidisssement 
de la bibliothèque municipale et autorisanr une dépense 
et uo emprunt n'excédant pas 250 000 $. Le contrat 
pour les travaw d'agrandissement de la bibliotbeque 
municipale est ocrroyk au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Ronam Consfnictions inc., pour la 
somme de 209 000 $. 

Éditb Poiré, prkidente du corni tk de la bibliotlièque 
municipale, a procédé à la coupure du ruban pour 
l'ouverture officielle des nouveaux locaux de  la 
bibliothèque, le Iiindi 6 inai 2002 à 19 II. Cette ceré- 
monie s'est dSroulee en présence de Jacques Pelietier, 
maire, de Martin St-Amant, curé, de ]>lusieurs béné- 
voles et de nornbreu abonnés. 

Saint-Lambert-de-Lauzon 

1.15 1 ,  rue des Érables 

GOS 2W0 

Historique et  description 

X e  projet d'un Café-Culturel à Saint-Lambert 
pro\ ient d'une réflexion, amorcée en mars 2000, par 
une dizaine de jeunes adultes qui voulaient organiser 
des activiiés correspondant a ieurs besoins et à ceux 
de leurs connaissances du même âge. Ces jeunes 
adiil1.e~ manifestaient dii mécontentement face aux 
activités q u i  leur étaient offertes et qili ne  corres- 
pondaient pas nécessairement à la satisfaction de. 
leurs besoins. En tout premier lieu, ils identifiaient un 

bes0i.n de lieu de rassemblement, autre que les sous- 
sols et les lieux publics. De plus, ils témoignaient 
également de leur incapacité à satisfaire leurs besoins 
d'act vités culturelles - les expositions, spectacles de 
jeunes talents - et de séances d'inforinatioii sur dif- 
férents sujets les conceniant. 



par l'organisation d'activités diverses, assurer des 
' 

services correspondant à leurs besoins. Plus  

La deuxikme étape de leur cheminement a étk de 
s'assurer si ces besoins ne concernaient qu'eux ou 
s'ils étaient partagés par une  partie doininante des 
ciroyens de Saint-Lambert. 

En juin 2000, une soirée d'information a 6lé tenue 
afin de compléter les divers questionnements sur la 
situation, et une décision a été prise sur \a  création 
d'un Café-Culturel. L'ernballeinent pour un tel projet 
s'est par la suite concrétisé par la créatioil d'un 
conseil d'administration provisoire visant I'implan- 
tation d'lin tel projet. 

11 est important de souligner qu'au cours de l'été 
2000, de mai à août, deiix étudiantes ont été engagées 
par un programme elnploi-jeunesse pour approfondir 
ce projet. C'est grâce  a l 'organisation Alliance 
Jeunesse et au soutien d'Odina Descochers, député 
fédéral, que la réalisation de ce contrat a été possible. 
Tout au cours de I'étk, ces deux étudiantes se sont 
inforn~ées sur les types d'organisations possibles, ont 
vjsi té Cafés-Culturels et inaisons de jeunes tels que cei~u 
de Charny, de Saint-Narcisse, du Cégep François- 
Xavier-Garneau, de Charlesboiirg, etc. De plus, elles 
ont également réfléchi sur les meilleurs endroits ou 
Iocaliser un tel projet, avec ses objectifs et sa program- 
mation d'activités, etc. 

précisément, i l  vise a : 

Q Regrouper des jeunes adultes de 15 a 35 ans ; 

Q Gérer un local ou les jeunes adultes, ainsi que 
toutes les autres cnttgories de personnes de Saint- 
Lambert pourraient se rencontrer ; 

*3 Permettre des échanges sur  des sujcrs touchant 
l'actualité et correspondant aux aspirations des 
membres du Cafe-Culturel et de leurs amis : 

$3 Faire de la publicité pour ainsi donner une iinage 
dynamique du Café-Culturel ; 

9 Obtenir des sub\~entions et des dons de plusieurs 
organismes poiir ainsi veiller au bon fonctionnerneni 
du Cafe-Culturel ; 

O Difhser diverses infomiations conceniant les jeuiies 
et les adultes ; 

43 Qrgatiiser diverses activités. 

Le Café-Culturel veut présenler le dynamisme de 
notre jeunesse, en visant leur créativité, leur sens de 
l'initiative et leur engagement pour peu qu'on leur 
fournisse les moyens et les occasions. C'est pourquoi 
lin de ses buts est de confier des responsabilités aux 
jeiines dans le développement de leur milieu de vie. 

II est important de se rappeler que les jeunes 
d'aujourd'hui seront la relève de demain dans notre so- 
ciété. I I  faut donc développer chez eux le sens des 
responsabilités et le goût de les réaliser. Leurs ap- 
titudes, lem habiletés et leuis valeurs constmironi notre 
avenir. À nous de les aiduet nous serons tous gagnants. 

Objectifs du Café-Culturel 

Le Café-Culturel de Saint-Lambert, un organisme 
a but non lucratif formé par des ieunes de  Saint- -- .- - - - - 

Lambefl el pour une clientèle de 15 à 3.5 ans, souhaite. 



Exkcu tif du conseil :i 'adminisrratiori 
perniarienf 2002 : 

Jacques Pelletier, prksident ; 

Marie-Piene Pelletier, 1" vice-présidente ; 

Christine Cauchon, 2' vice-présiden te ; 

Daiiiel Plante, trésorier ; 

Steeven Plante, secrétaire. 

Directeirrs 

Alain Be~hiaume Maxime Plante 

Manuel Boucher Sylvain Thibodeau 

Guy laine Duclos Valérie Bolduc 

a n s  en fête a débuté en 1984 faisant suite aux 

Fêtes de la moisson. 

Le but premier de cette activité est de faire 
con~iriltre à la population les artistes et artisans de la 
région et des environs. Chaque année, plus de la moitié 
des exposants sont nouveaux ; le tnois de novembre 
est bien choisi pour une telle exposition : ceux qui en 
ont le gout peuvent trouver de jolis cadeaux pour les Fêtes. 

Cette ac.tivité culturelle s'autofinance e.t, depuis 
cinq ans, elle s'associe a la chorale Les Ménesirels 
pour financer l'achat des besoins en musique. 

Présentée dorénavant rous les deux ans, cette 
activi t i  continuera de iious faire connaitre les divers 
talents des gens d'ici et d'ailleurs avec les auvres  
qu'ils réalisent. 

Suzanne Riverin est la priiicipale responsable de 
I'orgaiiisation d'Arts en fête. 

a o u i  a coinmenci à cause de l'amour de la 
musique et de  la chanson dans  la  maison des 
Thibodeau où 1'011 eritaidait dire : « Chanter, c'cst prier 
deux fois ... >) Comme le talent ne inanquait pas, Réjeaix 
se décida er y alla pour animer la inesse de 1 1 h 15. 11 
fit une prendre messe et tant d'aubes se succédèrent. 

Au début, la cliorale chantait au jubé et comptait 
jusqu.'a 42 clioristes et musiciei~s. En 1977, Hcnri- 
Louis Thibodeau prit la responsabilité de faire une 
c.ollecte de fonds pour acheter u n  petit orgue afin 
de se rapprocher du célébrant et de faire participer 
1 'assernblée. 

A.u f i l  di1 teinps, divers iiistniments s'ajoutérent : 
la batterie, le tambour basque, la guilare, la flüte, le 
basse, la claiinerte, le saxophone, la fliite traversière 
et le clavier électronique. Le but premier était d'ani- 
mer la messe niais comme nous avions des talents de 
compositeurs dans le groupe, nous en profitions pour 
chanter leurs créations. 

De plus, différentes activités se sont aioiitkes 



Notre prenîière activité sociale [lit de formel- ilne 
ligue de balle molle. 

Noiis avons fait, par un beau jour, un rallye A 
bicyclette coinpliqué, ardu, fatigant, pas faisablc ! 
Gaby, n'y tenanr plus, partit cuisiner des biscuits en 
foionne de c.ochons pour les donner aux organisateurs 
qui étaient Cltmei~t, sun époux, et Martin Thibodeau. 
« Jc n'ai jamais fait un rallye aussi cochon ; je  sn'en 
souviendrai longteriips >), dit-elle en leur donnai~t les 
biscuits. 

Nous avons déja inonte des spectacles lors du 
temps des Fètes dans les foyers, les écoles. Nous 
avons assisté à l a  noce de Figaro. << Qh ! la la ». . . 
même une parade de rnods travestie : des Iiomrnes 
vèh~s de vitements fëtiiinins. 

Nous nous sommes impliqués à la fête de la  
plantation du Mai au Grand Séminaire de Qiiébec. 

Nous avons chanté a des baptimes, des mariages. 

Nous avons « perfomé >> avec la chorale V'lh 
l'bon Vent lors d'unejoumée chantante à I'Expo. 

lirie palndc de mode, du i ~ i n s r , u l i i ~  niijihirrin 

, 
A une certaine époque, nous avons chante l a  

' 

inesse tous les quinze jours a u  camping Le Remous 
de la Chaudière. 

Nous avons inème vécu le Noël du campeur, a 
Saint-Isidore. Quelle avenhire ! Le matin meme, il  
nous manquait une plate-forme poiir la scène ; nous 
avons envoyé un messager, Hermann, cher Transport 
Saint-Larnbei-t afin d'en raincner une. Coinblc de 
malheur, i l  fait emboutir lederrièrede son auto par la 
propriétaire du camping. Pour finir le plat, une pluie 
diluvienne, qui  prend fin u i e  hem-e PILIS tard i-ious tombe 
dessus. Nous soinmes seuls sur la scène, les pieds 
dans l'eau, pour chanter avec (( l ' m u r  gros ),. Notre 
tlièrne ne poiiuair pas mieux tomber : « On va s'en 
sortir )>. Une belle preuve de courage et de ténacité. 
Nous nous soti-imes quarid même bien amusés. 

Nous avons pa13icipé Chantons Rar pour une 
éri~ission de télé animée par Claude Steben. C'était dans 
le temps des Fêtes ; une de nos chansotis, Nos vieilles 
intlisoils, n'était pas facile à chankr en groupe ! 

Notre première crèche vivante Tut instaurkc eii 
197 1 .  Marcel et Édith Poiré personnifiaient Joseph et 
Marie, et leur fille Isabelle, l'Enfant Jésus ; s'y 
ajoutaient aussi quelques bergers. Le scknario s'est 
poursuivi pendant près de dix ans. 

-- - - - -- 

Lo créclic vivrrnre 
i d i ~ h  Poiré 

t , i  sn .fifille I.snlit?lle. 



' 1 7 ,,:, - 1  ..,,.- i -, 1 .  - .  ' r  , , 1 - , -  r -  - l.':.;.zq,;!:, ,,! .- . . , ,  - .  . - . . . -  . . . ~ 

L, l 
l 1' - 

Il 
A la demande des Chevaliers de Colotnb, nous CERCLE LES CHÂ-~ELAINES , 

participons à la nuit du Jeudi saint en priant, en lisant. 
des textes et en chantant de 5 h à 6 h 30. Pendant 
qiielques années, à l'occasion de la Fête des a'înés, i l  nes de Saint-Lambert est 
nous a fait plaisir d'aller chanter des rnélodies de Noël. une association à but 

Depuis 1995, la chorale s'implique a l'exposition non lucratifqui fut in- 

Arts en fête au Centre inunicipal. Une venrc de billets, C O ~ O "  le 30 jarivier 

donnant droit à des prix offerts par les exposants, 1979. C'est le sep- 

permet d'amasser des fonds pour nos activités socio- tièn'e cercle localàse 

culturelles. Ces dernières nous donnent l'occasion de pEer au moiivement 

nous amuser et de fraterniser en deliors de notre provin" al Cercl:rcle les 

activité principale qui  est de chanter. ChAtelaines inc. On 
coinpte douze cercles Chàtelai- 

Nous tenons a souligner l'implication des pionniers 
nes repartis à travers la province de Québec. 

de la chorale : Réjean Thiliodeau, fondaieur, et saur 
Jeanne, une organiste aux petits doigts de fée, qui nous Le noni de Chàtelaine a été retenu, car celle-ci, 

a beaucoup aidés. au temps des mousquetajres, etait reconnue colnme 

Merci à tous les directeurs, directrices: musiciens, 
musiciennes, clianteurs et chanteuses, lecteurs et 
lecfxices qui ont a u v r é  au cœur du groupe jusqu'ici. 
Chacun a laissé sa trace. Encore auiourd'hui nous ., 
avançons avec fierté et assurance. Un merci tout 
spécial à notre directrice actuelle, Francine Drouin, 
qui tient la « barre )) depuis 1980. 

Les Ménestrels maintiennent leur riile premier, 
celui de chanter à la inesse de 1 1 h le dimanche. 

une grande dame et ilne grande gouvernante des 
châteaux. La société de l'époque l'admirait er la 
respectait a cause de son de\~ouement envers ses 
semblables et de sa grande Iiunilité. 

À Saint-Lambert, le Cercle les Chitelaines travaille 
de concert avec le Club Aramis. 11s partagent les 
mêmes locaux ainsi que quelques services adrniriis- 
trarifs. Lcs Ararnjs ont d'ailleurs aidé et supporté le 
Cercle les Châtelaines au moment de sa fondation ;c'est 
ce qui lui a permis de démarrer sur des bases solides. 

Les trois personnes fondahces sont Simonne 
Tourigny-Fon~uie, Marie-Laure Vachon-Tiiibodeau et 
tucienne Gilbert-Moore qui, antérieureineni, avaient 
été initiées au Cercle de Sainte-Marie-de-Beauce. Ce 
dernier nous a parrainées. Ces dames ont connu 
l'époque des kunions de cuisine, des collectes de fonds 
et 1'« ABC » de la fabrication de sandwichs pour 
amasser les fonds nécessaires au coùt de la cliarie, 
du drapeau, des fotirnitures de bureau ainsi que de la 
cérétlionie officielle d'incorporation. Elles ont su 
mener le Cercle les Chàtelaines à bon port et obtenir 
la première initiation en octobre 1 979. Ces dames ont 
travaillé dur pour recruter les cinquante membres 
nécessaires à I'incorpora~azion. 

Qui  est Châtelaine ? 

C'est ceIle qui possède beaucoup d'amour, fait de 
sa vie une existence pleine de joie, de partage, et 
demeure à l'écoute de son prochain pour réconforter 



!es gens d'alentour. L'amitié, la franchise et le 
dévouement font de la Chcîtelaiiie une femme remar- 
quable qui porte comme devise « Égalité et Entraide )p. 

L'effigie, de couleur jaune sur fond rouge, porte 
I'eii~blème de la province de  Québec avec, a 
l'intérieur, une dame représentant la Châtelaine. 

Le Cercle les Châtelaines de Saint-Lambert aide 
ses membres a devenir de meilleures citoyetilies 
impliquées dans la société ; il seconde les organi- 
sations humanitaires et sociales ; il oeuvre aussi dans 
lcs inilieux sportif, culturel et social auprès des jeunes 
et des moins jeunes. 

Depuis sa fondation, le Cercle a remis au-delà de 
35 000 $ en dons de toutes sortes ii divers orga- 
~iismes qui  lui sotit chers. 

Pour adhérer au Cercle, il faut avoir dix-huit ans. 
Lors des réunions, le Cercle reçoit des invitks qui 
traitent de sujets varies comme la coiffure, les soins 
de santé, l'esthétique, la numérologie, le bricolage, le 
droit, l'horticulture et bien d'autres encore qui sont 
abordés. Ces riunioiis se tiennent au local du Club 
Aramis le troisième mercredi du mois, de septembre à 
mai, le tout courorné par un léger goûter. 

Le Cercle compte 80 membres actifs. Le côte 
Iiumanitaire du Cercle les Châtelaines trouve sa voie 
dails la préparation des goûters lors des décès, l'aide 
ci.!< cliniques de sang et autres activités communau- 
taires. Depuis sa fondation, le Cercle a organisé 
plusieurs soupers et soirées dansantes, bmchs,  bingos. 
parades de  mode, soirkes « lipsing >>, piéces de 
théitre, marchés aux puces, etc. Il vous offre temps, 
knergie et ressources pour vous satisfaire. 

Liste d e s  présidentes antérieures : 

1979 - Lucieruie Gilbert 
198 1 - Jobaniic Morin-Dussault 
1953 - Lucienne Gilbert 
1984 - Louise Fortier-Pclcliat 

1986 - Johanne Morin-Dussauli 
1988 - Huguette Morin 

1990 - EsteHe Couture 

199 1 - Lucienne Gilbert 
1993 - Ghyslaine Gagné 

1995 - Giriette Fontaine. 

Le cori.sei1 ri 'adrtl bi is i rn l io~i  rrctliel 1" ruripée : 
Gii~otte Foir~niiîe, présidenre ; Gisélr Plnirlè, 
direcn-ire ; Si~ idy  Leni icirx, r.esponsable des 
in ir i arion.s P im~gée  : Sy?vie Lacnsse. .~i.r.r.it~ir*.+ 
arrhivisre ; Reinn Demers, 2' vice-présidente et 
i.espoiisable des acliafs : Gitj7luiiie BeJniigcr, 
secré~o i i - e -c :o~respo i~d~~~~  le : Estelle Cou l l i r~ ,  
I r '  vice-piGsidei~~e el ~re'sor~eie : Joliaiiiic Rive,. 
resporisulile des caries de ~nenihres .  Absente 
sri,- Io pliorogrcipliie. ~Llnrriiie  moii in. directrice. 

Troupe de théâtre : Meilleur Avant, parrainée 
par les Chite1aine.s 

Depuis 1998, cette troupe se présente avec sa joie 
de vivre et son humour pour stimuler les gens à 
trouver des bons moments dans la vie. 

Voici les pièces joukes 

1998 -Avec deux gorlos en bas de zkro 

1999 - L'aimant de ma maîtresse 

2000 -Ma tante Roulotte 

200 1 -Un remède contre l'amour 

2002 - Souper théâtre en croisière 



Les rrcfeairs rle la pièce Un reniéde coiitre I'anio~ir 
/" i.arigée : Aiiio~iii~e Go~ri-de. kiarlirie lazichon. Cornillia 
Curriei; ~ v i c  Gzlillemer/e, Siudy Leniieiiï el Richnrd 
Lnilgluis : 2'rliiigee : Pie~1.e Girard, M~arie-Josée Lei~i ie~u.  
Moi-10 Beoi~lieii, Gir~crrtt Folirniiie, .4i~dr8 rV!ei'ciei; Cé- 
ltrie 1\4assic~ortc et ? 

- --- - . -, - -. - - - 
Les trois jojondutrices du Cercle , 

Moi'ie-Lrriii'e Vochon-Tl~ibodenil, 
L ucieiiiic. Gilbert et Sanon rie Fotiroitie. 

31 y a une qualaniaine d'aiinées. en 1964, 1965 
et 1966, Saint-Lambert connaissait sa période 
d'activités carnavalesques. Celle-ci s'éclielonnait sur 
environ t~ois  semairies et renfermait plusieurs événe- 
ments rkcréatifs et sportifs. Le but &ait d ' o f i r a  la 
population l'occasion de fiatemiser et des'amuser du- 
rant la saison froide ; c'est grâce au travail de plusieurs 
béiiévoles de la paroisse qui se dévouaient tout au 

pouvait offrir ses festivités. Les profits de cet événe- 
ment étaient versés a I'organisaïion des loisirs pour 
les jeunes, car il n 'y avait pas d'orgariisation de loisirs 
stnicturée à l'époque ;encore là, toiif se faisait béné- 
volenien t . 

Parmi les instigateurs de ce projet, on retouve les 
noms de Roch Proiilx, animateur à CHRC à l'époqzie, 
Josepli Godin, J . 4 .  Cadorette, Annand Couture, 
André Carrier, Gervais Doyoii, etc. pour n'en nommer 
que qiielqiies-uns. 

Des jeuiies filles etaient invitées a se présenter 
comne duchesses, et I'ime d'entre elles était élue reine 
selon le nombre de billets vendus. En 1964, on cornpait 
trois duchesses : Huguette Lacasse, Claiideîte Bisson 
et Monique Morin. Hugiieae fut élue rejne. En 1 965, 
i l  y eut comme duchesses Yolande Nadeau, Nicole 
Fort ier et Denise Lemieux ; la reine, Yolande Nadeau. 
En 1 966, il y eut quatre duchesses : Huguette Routhier, 
Georgette Pelchat, Cannen Bussieres et Monique 
Vallée ; la reine, Huguette Routhier. Parmi les 
activités, on retrouvait le couronnemeni de la reine, 
une parade, ilne tombola, des glissades, des soirées de 
danse, des concours d'amateurs, des joutes de hockey, 
etc. Il y en avait poiir tout le monde. 

Comtne cet événement se tenait en même temps 
qiie le Carnaval de Qiiiibec, une année, le Bonliomme 
Carnaval eii personne nous f i t  l'honneur de sa visite 
avcc une arrivée remarquée eii hélicoptère. Les 
paroissiens appréciaient beaucoup ce temps de 
rencontres et de divertissemeiits bivenraux. 

de l'année que le carnaval d'hiver de Saint-Lambeil Pllotographie avec le Botihotni~ie Ccri-tiai!nI. 



@ lusieurs citoyens se souviendront que Saint- 
Lambert a été le si te de touniage de deux longs 
niéîrages et d'un documentaire au cours des cinquante 
dernières années. 

11 y eiit d'abord, en 1950. le tournage du film inti- 
tulé Sot7 copnin ou I'incoi~nu de Montréal, une 
coproditction France-Canada nîettant eIi \ledette 

Patricia Roc, René Dary, Paul Dupuis, Alan Mills et 
plusieurs autrcs ; durie du film : 105 minutes 6 secondes. 

Drame réalise par Jean Devaivre, le scénario est 
tiré d'un roman de Charles Exbrayat. Durant la résis- 
tance, un Français et uti Canadien se lient d'une 
indéfectible ami tie. Les années passent. Les deux 
amis se retrouvent Paris. Le Français présente à 
son copain sa fiancée en qui le jeiine homme, attaché 
à la police canadienne, croit recoruiaître une criminelle 
dangereuse, a tort d'ailleurs. Tous les personnages se 
retrouvent au Canada, milés aux agissements d'une 
bande de trafiquants de drogue. Apres des poursuites 
et des bagarres entre les anciens frères d'arines, 
1 'amitié triomphera. 

Les prises de Mie  ont été filinées près et sur In 
rivière Chaudière, chez Laurent Lemieux (père de 
Jean-Yves), endroit que l'on nomme aujourd'hui Place 
des Iles, et aussi sur la terre de Jules Blanchet à 
l'époque, actuelle propriété de son fils Benoît. 

La descente des rapides fut effecmée par des In-  
diens de la réserve hurorme afin de servir de doublures 

Lors du roitrnage di( fiIn1 itiritrtli. 
Son copaiii ou l ' inconnu de Montréal. 
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aux acteurs principaux. Une version anglaise fut  7 .---a 

7 

également tournée mais on a dCi la doublerparlasuite. ;-- 

Production : Srudio Québec Productions Cor- 1 -.. 
poration {Montréal) Éclecfiqiies Filnis (Pan's). 1 

1 

L'année suivante, soit eri juin 195 1, la compagnie l 

Pararnount, Lemay &Templeton d'Hollywood, États- 
Unis, débaraue à son tour à Saint-Lambert et choisit 
notre coin de pays polir tourner un film sur la révolte F 
de 1830 entre le Canada ct 1'Angleten-e. Le film est 
intitulé tout simplement Quéhec. Le toiirnage 1 

s'effectue principalement sur la fenne de Rosario Roy 
à l'époque, sur l a  partie basse des terres, située près 
de la rivière Chaudière, endroit corninunément appelé 
le Détroit )>. Depuis, l a  terre a été vendue, des ttlr l ,' . . , .  , . , .  . 

I . . . , . .  , < ,  < 

_ , .  . .., . , , 
. . .  , C I  ,.'..i 

maisons unifainiliales y ont été érigées, et enfin une ..,,., . .,.. 
, . . - -  . ,,,, -. . . . ,- > .  , .l , 6 .  r, . / ,  . l. , ..,. . , ,. . , ., 

'.,",,,i..* il, ,. Ir 8 9 %  * . l m - , .  .i ... . 111. r i \ , . ,  n t - , ,  > ,T: 1 , .  i.\ii?. - ., ,., 
!4 , * . :  ,"Ir. x,xs,-' ,t,r u. .. r.,,., -4<,c ,,, :..< -,,l._l., - .<. 

halte roiitière a été ainénagée tout près du lieu où s'est -- 

effectué le tournage. Arrivee des ui. l is~es. 

Des tranchées avaient éré construites sur le 
termin pour les besoins du film. Plusieurs résidants 
de Saint-Lambert avaient été réquisitionnés pour agir 
comme figurants. Vous remarquerez sur une des 
photographes notre concitoyenne Georgette P. Pelle- 
tier, en compagnie de l'acteur principal, John Brurymore. 

Faisaienr partie de la distribution : 

John D. B q n o r e ,  acteur principal (Mark Douglas) ; 
Conne Calvet (Stéphanie Durasac) ; 

Barbara Rush (Madelon) ; 
Patrick Knowles (Charles) ; 

Charles Hoyt ( Père Antoine). 

-- < <k-++.+5-, -- 

II est a noter que plusieurs centaines de chevaux 
de l'écurie Beaulac, de Québec, avaient été transportés 
sur les lieux du tournage pour faire partie de la 
distribution. Après leur journée de travail,  ils 
broutaient paisiblement sur l a  fenne de Rosario Roy. 
Le soir apr2s soiiper, avec la permission dii 
propriétaire, on sellait les chevaux et on se dirigeait 
en caravane vers le village ; tout Ic monde pouvait 
admirer les niontures et c'était une façon originale de 
récotnpenser les figurants qiii le désiraient. 



Enfin, en 1977, Ics ciiiéastes Bernard Gosselin et 
Leo Plan~ondon de l'Office national du filni tournent 
un  documentaire sur la vie d'un pionnier de Saint- 
Lamberi, Damase Breton. Ce documenmire intitulé 
Dumase Bi*eroi~, cordonnier relate la vie acrive d'iin 
homme, igé de 80 ans, qui, pendant toute sa vie, a 
eserci. le métier  de cordonnier. On y décrit  
également son implication au niveau de l a  vie, tant 
paroissiale que municipale. Il y a occupé le poste de 
maire pendant plus de 25 ans ainsi qiie le poste de 
préfet de comté. Dans le film, on soiiligne également 
se-; talents de cliai~feur, car tous les dimanches, il 
faisait profiter les paroissiens de sa voix juste et grave. 

c o m m e  dans beaucoup d'autres paroisses. au 
début di1 siècle dernier, les loisirs sous toutc3 I;.iirs 
forn~es et pour les gens de tous Ics âges reievaienr de 
l'initiative de quelques personnes et n'i lairnt pas 
structiirés. On doit comprendre que, dans une paroisse 
à majorité agricole, les gens avaient d'autres pré- 
occupalions que celle de I'organisation des loisirs. Les 
jeunes et Ics moins jeunes dépensaient leurs éner- 
gies sur la ferme ou encore s'organisaient entre eux 
pour jouer i la balle, l'été, et l'hiver. pour patiner, aller 
glisser en traîneaux et; pour les plus chanceux, faire 
du ski de randonnée- ceux qui eîaienl plus forhuiés. 

Dans la deuxième moitié du siècle, la vie parois- 
siale a connu une évolution normale, et le 1" décembre 
196 1,  une demande de constjtution a été fonnulke pour 
l'organisation des loisirs sous l'appellation Les loisirs 
de Saint-Lambert. 

Le 16 janvier 1962 est la date de réception des 
lettres patentes confirmant l'acceptation d'une telle 
organisation. Dès lors, quelques citoyens se regroupent, 
parriculièrernent des parents, en vue de promouvoir 
une saine occupation des loisirs de la population. Ils 
veulent orgariiser pour les enfants, les jeunes gens et 
les adultes des activités de loisirs variées et confor- 
mes aux exigences de la dignité humaine et de l'esprit 
chrétien. Ils veulent de plus promouvoir par tous les 
moyens juges opporhins la saine occupation des loisirs 
dans la paroisse. Un premier conseil d'administration 
de l'organisme Les 101sii.s de Saini-Lambert inc. est 
formt. II est composé de : Jean-Guy Cdorette, Charles- 
Auguste Parent, Gewais Doyon, Marcel Routhier, 
Germain Carrier, Gemma Derners, Lise Dussault et 

Jean-Pien-c Godin. 

Dans les années qui suivront, des rencontres et 
Daitirrsr Bi-elon, cortIontiicr. des discussions auront lieu avec les élus municipaux 



concernant l'achat d'un terrain pour localiser les 
activités de loisirs ainsi que pour discilter de la 
municipalisation des loisirs. Le 6 avril 1976, un 
terrain apparienant à la municipalité est cédé au  
comité des loisirs de Saint-Lambert pour la soinine de 
1. !fi. Par la suite, soit le 13 avril de la même année, 
une proposition sur le projet d'aménagement du 
terrain des loisirs est envoyée au haut-commissariat 
des Loisirs et des Sports. 

Entre les années 197 1 et 1976, les installations 
existantes telles que le gymnase de l'école le Bac 
ei le Centre municipal rénové en novembre 1983 ont 
servi plusieurs années a différentes acrivites récréaii- 
ves. Au cours de ces années, on a aussi mis sur pied 
une bi bliohèque publique. 

L'hiver, une patinoire extérieure eniretenue par 
des bénévoles et, par la sujte, par des personnes rem u- 
nérées permettait aux jeunes et aux moins jeunes 
de profiter de ce sport de plein air. On doit sou1 igner 
que la patinoire a changé de place à quelques 
reprises pour enfin être installée pris di1 Centre des 
loisirs actuel. 

Le 2 1 avril 1978, le Conseil municipal adopte le 
reglcment 174 décrétant la création d'un organisme 
de gestion, de planification, de consultation et d'admi- 
nistration en matière de loisirs sportifs, rkcréatifs et 
socioculturels portant le nom de. La Conunission des 
loisirs Saint-Lanibert. 

Le 5 septembre 1989, le règlement 22 1 abrogeait 
le règlement 174 pour former un comité consultatif 
des loisirs de manière a orienter les politiques 
municipales et le développement di1 loisir dalis la 
municipalité en s'appuyant sur la connaissance des 
besoins de la population. II faut souligner qu'entre les 
armées 1 978 et 1 989, la municipal i te a pris charge de 
nombreux dossiers en matière de loisirs. C'est 
également à cette kpoque, soit le 2 juin 1986, que le 
directeiir des loisirs aciuel? Donald Lapointe, a été 
assermenté à titre d'employé de la muiiicipalité. 

En 1987, on procède à l'agndissement du chalet 
des loisirs qui  deviendm le Centre des loisirs tel qu'on 
le connaît présentement, et au même moment, on 
inaugure le terrain du chalet des loisirs comme éhiit 

le parc Alexis-Blanchet en I'honneiir du maire décédé 
en 1978. A l'été 1998, le Conseil u il uni ci pal acquiert 
le terrain voisin pour en faire iin vaste statioruicment 
pour accommoder les utilisateurs du centre sportif. 

--.- 
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sances, de partici- 
per à diffkrentes sessions de cours tous plus 
intéressants les uns que les ail tres et à des activités 
sportives très diversifiées qui répondent aux besoins 
manifestés par notre populaiion de tous les âges et en 
toute périodc de l'année. 

l'kt6 1986, le Service des loisirs permet aux 
jeunes de Saint-Lambert de jouer au soccer dans une 
ligue municipale. Ainsi s'inscriront 1 50 jeunes de 5 a 
14 ans. La ligue de soccer fonctionne dimnt cinq ans, 
c'est-à-dire jusqu'au moment ou un groupe. de parents 
s'associent et entreprennent des déinarches pour 
incorporer le Club de soccer de Sai.nt-Lambert . 

En juin 1987, le Conseil municipal autorisait la 
signature d'une entente avec le Club Aramis pour la 
location d'un remin de soccer, pour iine piriode de 
15 ans, au coût de 1 $ ; l'aménagement du terrain se 
fera aux frais de la municipalité. 

En juillet 1987, le Conseil autorise I'arnénagement 
du terrain de soccer sur la propriété du Club Aramis ct 
une soinme n'excédant pas 1000 $ en vue de niveler 
le teinin pour y semer de la peIoiise B l'automne. 

:Clurant l'ité 199 1, uii regroupement de parents se 
fome afin de créer le Club de soccer Saint-Lambert 
inc. qui travaille sur le projet d'aménagement d'un 
terrain de soccer réglementaire sur le sile de jeunesse 
du faubourg. 
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Les membres du Club de soccer Saint-Lambert 
inc. Ion1 I'amknagement d'iiti ierrain de soccer regle- 
mentalre sur le site de Jeunessc du faubourg au 
terme d'unc corvée de bénévolat. 

A I'autoinne 1993, le Senlice des loisirs de la 
~nunicipalitC de Saint-Lambert transfère une sub- 
vention de 9480 S di1 Programme dc crkation d'emplois 
« ariicle 25 » au Club de soccsr Saint-Lambert inc. 
afin de faire l'aménagen.ienî d'un deiixième terrain de 
soccer réglementaire sur le site de Jeunesse du faubourg. 

En2002, le Club de soccer coinpte 330 participai~ts 
a sch activités pour l'été. 

%e 14 octobre 1975, le Conseil municipal accepte 
la soumission d'Eddy Olivier pour la fabrication des 
bandes de la patinoire par les Entreprises Edo iiic. au 
[naniant de 3850,52 $. et le secrétaire-trksorierest prié 
de Faire une demande au  ministère des Sports et 
Loisirs pour acquéiir une subvention spéciale. 

Le 8 décembre 1975, le Conseil municipal 
autorise le prêt des vieilles bandes de la patinoire à 
Pierre Thibodeau, résidant du parc Roy, qui devra faire 
les réparations ail fur et a mesure qu'elles s'imposeront 
et devra les rapporter à la fin de l'hiver. 

A l'automne 1 993, considérant l'état des rampes 
de la patinoire, le Conseil municipal accorde le contrat 
au seul soumissionnaire, soit Éb~nistcrie RT em., pour 
la fabricat.ion et le montage des nouvelles rampes de 
la patinoire puisque le remplacement decelles-ci est 
devenu nécessaire pour la sécurité des utilisateurs. Le 
coût s'tlèvera 13 342 3. 

@n octobre i 994. la Municipalité de Sainr- 
Larnbei-t-de-Lauzon appuie la blRC des Chutes-de-la- 
Chaudière dans ses détnarches pour obtenir la finale 
des Jeux du Québec, Iiiver 1997. 

En décembre 1994, !a candidahire de la MRC des 
Cliutes-de-la-Chaudière a Cté retenue pour les Jeux 
du Qiiébec, hiver 1997 : donc Saint-Lambert sera l'hôte 
de certaines disciplines. 

En février 1997, nous recevons la corifinnation 
' 

par le conseil d'ad~ninistration des Jeux du Québec 
que la compétition de kardté se tiendra à Saint-Lambert 
lors de la tenue des Jeux du Québec dans la MRC des 
Chutes-de-la-Chaudière, soit du 28 février 1997 au 
9 mars 1997. 

@n mai 1985, une entente de regroupemelit du 
hockey rnineur Pintendre - Saint-Henri - Sakt-Lambert 
est signée et dorénavant le nouveau comité aura sa 
propre constitutiori et sera responsable des joueurs de 
Iiockey mineur provenant des municipalités de 
Pintendre, de Saint-Henri et de Saint-Lambert. 

Le 3 juin 1996, par suite d'une consultation des 
parents des joueurs de hockey, le Conseil municipal 
accepte le protocole d'entente relatif a l'intégration 
du hockcy ininew de Saint-Lambei-t-de-Laiizon de tous 
les niveaux au sein de l'organisation du hockey mi- 
neur des villes de Chamy, de Saint-Romuald, de 
Saint-Jean-Chrysostm et de la municipalité de 
Sainte-Hélélie-de-Breakcyville pour la saisori 1996- 
1997, entente qui se renouvellera aiitomariquernent au 
30 juin de chaque année. 

Le Conseil municipal de Saint-Latnbert-de-Lauzon 
avise l'Association du hockey mineur Pintendre - 
Saint-Henri - Saint-Lambert que la municipalité se 
désaffilie de cette entente. 

e n  mai 1999, le Conseil inunicipal accepte les 
tertnes d'une entente intennutiicipale entre la MRC 
des Chutes-de-la-Chaudikre et les municipal~tés de 
Charny, de Sainte-Hélène-de-Breakeyville, de Saint- 
Étienne-de-~auzon, de Saint-Jean-Clîrysostome, de 
Saint-Lambert-de-Lauzon, de Saint-Nicolas, de Sai.nt- 
Rédempteur et de Saint-Romuald portant sur les 
conditions de constmction, d'aménagement et d'entre- 
tien de la Route Vei-te. La piste cyclable traverse la 

tnunicipalité en longeant la rue des €rables, de 
Breakey\?ille a Saint-Isidore en bordure ou en chussée 

désignée. 



an février 1988, le Conseil municipal accepte 
l'offre du ministère des Transports d'acquérir la halte 
rouciere Détroit de la Cliaudiére. 

TERRAIN DE TENNIS 

juin 1988, le Conseil municipal accepte le pro- 
tocole d'entente avec le Club Aramis pour l'utilisation 
de deux terrains de tennis et d'un terrain de ballon 
volant. 

Eri octobre 200 1 ,  le Conseil municipal accepte I'of- 
fie qui lui est faite par le Club Aramis Saint-Lambert 
i.nc. a l'effet de lui remettre à titre gratuit les installa- 
tions du terrain de tennis aux conditions proposées le 
18 septembre 2001. 

e n  juin 1998, le Conseil municipal accepte d'ad- 
hérer au projet de Sécurité 2000 qui est un programme 
de prévention contre la criminalité et d'intervention 
auprès des jeunes par le biais de travailleurs de rue 
pour l'été 1998. Ce projet ht renouvelé à l'été 1999. 

COURS DE JUDO 

P a s  jeunes profitent de cette gyinnaçtique pour 
sxercer davantage leur habileté. 

COURS DE DANSE 

3 1 s  se donnent rkgulikernent au Centre niunici- 
pal pour les jeiines. 



SKI DE FOND Les membres du comité de ski de fond, appuyés 
de nombreux bénévoles, font une coivee pour fabri- 

B l i r a n t  l'automne 1 987, nous ainénageons des quer un refiigc que le Conseil municipal accepte 
nouveaux sentiers de ski de fond situés SUT la rue des d3imp],,ter temporairement du 15 1997 au 
trables Sud, et  I ' . ~ c c ~ s  se fera dorénavant par un 15 ,998. Le batimeni surroues, de 12 pieds sur 
stafionneine~itaménagé sur la propiété de Conshc-  24 pieds, sefi de refuge polir les usagers de la piste de 
tions BML. ski de fond, et l'entente est renouvelée par la suite 

Saint-Lambert compte panni ses résidants un chaque année. 
champion mondial de ski de fond. Nous oficialisoi~s Duratit l'automne 1997, nous devons remplacer 
in dénomination de nos sentiers en son iiom : Piste de équipement dTentretien des avec ]'achat 
ski de fond Pierre Harvey. AU total, les gens peuvent d'un tout-temin de marque Hon&, Foreman 400, 
parcourir environ 20 kilomèlres de sentiers. 1998, incluant le pouce et la poignée chauffants ainsi 

La Municipalité fait l'achat du premier équipement que le nou-veau systeme de chenilles pour la somme 
poiir l'entretien des sentiers a l'automne 1987, soit un nette de 8840 S .  
tout-temain Fourtr~u 250 de Honda avec un système Du-ant l'hiver 1 999, le Conseil municipal demande 
« Yeti )> chenilles. au comité de ski de fond de faire une demande d'incor- 

poration afin d'avoir une plus grande autonomie. 
Depiiis ce temps, le Club d e  ski de fond de Saint- 

Lambert est devenu un organisme incorporé à but non 
lucratif. 

Durant l'liiver 2003, le système de chenilles est à 
noiiveau endoimagé et le Conseil inunicipal autotise 
l'achat d'uii nouveau systénie i quatre cheni I les indé- 
pendantes pour le véliicule tout-terrain servant 3. 
l'entretien des sentiers de ski de fond au coût de 
4000 $. 



Le chnler des loisirs. 

aujourd'hui ,  on a à se féliciter du parc Alexis- 
Blanchet. 

Un premier chalet des loisirs fut commencé avec 
l'aide d'une large part de binévolat où plus d'une cen- 
taine d'ouvrien et de journaliers apportè~.ent leur 
contribution. Cl-iarles Parent, mei-iuisie.r, fut engagé 
par la municipalité comine contremaître poilr diriger 
les travaux. Ce chalet évalué a plus de 100 000 $ n'a 
coûté que la moitié de sa valeur réelle en 1980. 

Cette première construction de 60 pieds sur 
40 pieds a étk menée par les responsables suivants : 
Fernand Boutin, maire ; Den.is Lamontagne, président 
de la Commission des loisirs ; Maurice Ouellef coordori- 
nateur des travaux ; et Conrad Fontaine, conseiller 
municipal. 

11 sufit de mettre sur pied une œuvre solide pour 
qu'elle s'agrandisse. Une aiuiexe devint obligaioire 
polir satisfaire les nouveaux besoins. Aujourd'hui le 
parc Alexis-Blanchet accueille des centaines de jeu- 
nes et aussi des personnes de l'Âge d'or pour de 
nombreuses activités sportives. Un vaste terrain est 
bien amknage pour la balle, le soccer, le handball, le 
tennis, la pétanque, le patinageet d'autres activités. 

SAINT-LAMBERT - DU B É N ~ V O L A T  PLEIN 

LE CCEUR ET PLEIN LES i n Z I N S  ! 

x ' ~ n n é r  intemationale du bénévolat (200 1 )  ii'est 
pas passée. inaperçue chez nous, car depuis un an, ce 
fut un  viritable chantier mis en braille par diffirents 
acteurs ; et le cha~iiier se coiltjn~iera jusqu'eti 2002. 

Pour nous mettre en appétit, c'est en novembre 
3000 que fiit commence le chantier : comment rajeunir 
notre église ? « Il faut changer le prélart et le tapis 
sous les bancs >>, clamait le marguillierJulien Doyon 
qui ça tenait 6 cœur. << 11 n'y a rien de plus facile, 
dirent les autres ; tu trouves des commanditaires et 
des souteneu.rs et ça ira. >> 

Pour ce travail, il fallait calculer une facture d'au- 
deli de 20 000 $. Notre homme se init à la cllasse 
aux boi~s samaritains. Et après avoir rencontré de géné- 
reux donateurs, il n'y avait qu'a exécuter les travaux. 

Ici, qiiand on parle de bénévolat, on pense autant 
à ceux qui  dormei-it qu'à ceux qui esécuten~, car sans 
fina:nces, on ne peut pas aller bien loin, et sans tra- 
vailleurs manuels bénévoles, ça couterait trop cher. 

Qiiabe-vingts cotntnerçants, individus et orgarijs- 
mes ont offert généreiiserneiit l'argent nécessaire à 
cette réiiovatjon, y incluant le vernissage du plancher 
du chmur de l'église et des planchers du preçbytére. 
Merci à Raymond Cadorene qui  f i t  une large part. 

Pour s'engager dans le binévolai, il fdut avoir pris 
~clcii~e dans sa paroisse ; il faut avoir une appartenance. 
Je ne peux ]n'empêcher de ci ter les paroles du moine 
Car10 Caretto : i( La paroisse est comme une barque 
sur les flots, un refuge dans la montagne. Elle nous 
offre toujours qiielque chose, même si elle est vieille, 
sans but et sans beauté. Vous y respirez une tradition, 
même si celle-ci sent un peu le moisi. Vous y rencon- 
trez un peuple même s'il est quelquefois fatigué : c'est 
ça une paroisse et son église. » 

Pendant l'exécution de ces travaux, 15 à 20 per- 
sonnes se présentaient pour offrir leurs bras et leur 
bonne volonté. 

Ce chantier tenniné, André Coume s'offrait pour 
l'amélioration des allées du cimetière. « N'ayez 
crainte, M.  le ciiré, ça ne coûtera pas un SOLI la 
Fabrique, et que vos marguilliers dorment sur leurs 
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deux oreilles. ,> << De plus, disait-il, i l  faudra y ajouter 
sis lampadaires pour donner, en soirée, un aspect de 
beautk et de sérh~i té .  )> 

Les uns 01-11 fait le terrassernent avec leurs pelles 
mkaniques, d'aubes le cl~arroyage du gravier, d'autres 
le ciment, d'autres le filage pour la pose des lampa- 
daires, d'autres l'électricité, d'autres la réparation des 
barrières, d'autres enfin ont apporté la terre pour la 
semence di] gazon. Toiis travaillaient à une aeuvre 
commune : faire de la beauté parr-t pouri~osdébnts. 

Les Filles d'isabelle ont aussi offert des repas aux 

bénévoles lors de la pose de l'asphalte et de l'aména- 
gement en fleurs en avant de l'église. 

Le 7 octobre, après la messe de 1 1 II, i l  y eut la 
grande célebratioiî du bénévolat a la salle municipale 
ou 3 17 personnes présentes étaient remerciées par le 
curé, les margui I l  iers et le inaire du temps, Jean-Guy 
Vaclion. A cette occasion, trois personnes : Anne- 
Marie Nadeau, Jean-Paul Bedard et André Couture, 
recevaient la inedaille du liénkvolat des Postes caiia- 
diennes pour leur engagement, et quatre autres : 
Fraiicine Drouin, Cléinent Girard, Noël Boutin et 
Claude Carrier, une carte de remerciement des Pos- 
tes cai~adiennes avec le 10 sous syrnbolisanr le 
benkvolat. Notre reconnaissance s'adressait aux 

organisateurs, aux donateurs, aux travailleurs et aux 
collecteurs de la capitatioii. 

Coinme notre sacristie avait besoin de rafraîchis- 
sement, plâtrier, peiiiires et autres bénévoles ont 
entrepris le ménage qu'ils ont mené à bon terme. 
Douze personnes y ont mis la main. Mais quand on 
fait Je la poussière, les dames savent nettoyer, et 
comme elles disent : <( J I  faut toujours passer en 
arrière d'un homme >> pour mettre la touche de la pro- 
preté. C'est 1 'œuvre de 18 personnes. Deux autres 
dames ont fait reluire les lampes du sanchiaire, les 
chandeliers et les autels. 

Je m'en voudrais d'oublier tous les efforts géné- 
reus de ceux qui ont rnis sur pied le Café-Culnirel, lieu 
de rencontre pour les jeunes. Un fait à remarquer : 
les adultes peuvent s'y anster en soirée pour y pren- 
dre un café et encourager nos jeunes. Nous devons 

et Léon Buteaii ainsi qu'aux jeunes qui souhaitaient ' 

se détendre dans iiile atmosphère saine. 

Pour tenniner ce chantier de l'Ann2e internatio- 
nale di1 bénévolat, des familles généreuses otit donné 
leur noin pour accueillir des jeunes lors des Journées 
mondiales de la jeunesse (3MJ) en juillet 2003. Le 
travail du coini té pour trouver 70 familles d'accueil a 
réalisé son abjecri f. 

Ce qui  fait vivre une paroisse, c'est son bénévolat. 
Ça devient lieu de rencontre, d'amitik ct de collabora- 
tion joyeuse. C'est l'abbé Pierre qui, aprCs avoir mis 
siir pied les comptoirs Einrnaüs, disait : « Si vous vou- 
lez que les gens apprenilent a s'aimer, faites-leur 
réaliser ensemble et benévoletnent des œuvres 
commiinautaircs. N 

en 1 945, alors que la popdation de Saint-Lambert 
gravite autour de 1300 personnes, le ciire du iemps 
reciieille, en faisant la visite paroissiale, des données 
statistiques qui nous sont précieuses. La plupart des 
familles vivaient de la terre ; pour cette année-la, on 

dénombre 1 58 agriculteurs sur notre territoire, et au- 
delà de 250 en 1900. 

une fière chandelle a Claude Carrier, Jacques Pelletier 



L'agriculture était aussi très diversifiée car, sur 
une même ferme, eii plus de la production laitiére, i l  y 
avait porcs, mouions, poules et chevaux de trait. Les 
terres étant petites, généraleinent un lot, on y pîati- 
quait une agriculîure de subsistance, c'est-à-dire qu'il 
fallait d'abord nourrir la famille qui pouvait compter 
parfois au-delà de 15 personnes : les parenis, les enfants 
et les grands-parents. Les surplus des produits de l a  
ferme comme la crème, des viarides et la laine s'icou- 
iaient sur un marché local. 

Vers 1958 arrive l'insémination artificielle des 
vaches : une révolution teclmique venait de s'amor- 
cer. En 1968, les quotas de lait dc production laitière 
foit 1 leur apparition et les fermes cornmenceaà àregrou- 
per. Le contrble laitier est en progression et I'ensilagz 
pour nourrir les vaches devient pratique courante. 

À Saint-Lambert, depuis 1975, la production lai- 
tière a cédé graduellement la place a la production 
porcine et céréalière. En 2003, i l  ne reste que 
huit pradiicteurs laitiers. 

Comme la technologje en production laitikre s'amé- 
liore reguli6rement, la plupart des vaches ne vont plus 
au pâturage ; elles sont nourries par un robot mecani- 
que qui calcule et équilibre la nourriture nécessaire a 
chaque animal d'après !a quantité de lait produite 
chaque jour. Certains producteun font même de la mul- 
tiplication d'embryons, à partir de vaches exceptionnelies, 
pour ètre transplantés dans des mères porteuses. 

Le Centre d'insémination artificielle a réussi, il. y 
a deux ans, le clonage d'un super taureau appelé 
« Starbuck v .  

Enfin, moyennanr deux cent mille dollars, i l  est 
maintenant possible d'acheter un robot complètement 
automatisé qui fait tout seul la traite des vaches. De- 
puis les m & s  cinquante, la production laitière a dvolué 
extrèmement rapideinent à tous les niveaux. 

leiiii-Yves Turmel 

-- . . - t  I - I 
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La feime lairière de Pierre ~Morin. 

en agnculnire, I'enviroiinerncnt doit être perçu 
dans sa globalité où les aspects, comme l'eau, la 
gestion des sols et de l'air, interagissent dans un mi- 
lieu social pour le bien-être de la communauté. 

La beauté du paysage agricole est sans aucun 
doute attribuable à la diversité de ses cliamps aux cou- 
leurs les plus diversifiées, qui se métamorphosent tour 
au long de la saison culturale. 

Nous avons la chance de retrouver dans notre 
municipalité un ensemble de producteurs passionnés 
dans leur secteur propre tels que le laitier, le bovin, 
l 'ovin, le porcin, le céréalier, le maraîcher, le fruitier, 
I'horticole, etc. La rotation des cultures peimet aux 
gens qui vivent a proximité de ces sites de découvrir 
une nouvelle facette de l'agnc.ulme. 

La prise de conscience des producteurs vers une 
agriculrure Iiurnaine se cancretise de plus en plus. 
Aujourd'hui la gestion des fumiers et des lisien pro- 
duits par les animaux est encadrée par des plans 
agroenviromieinentaw de fertilisation (PAEF) afm que 
ceux-ci répondent aux besoins des plantes. 

La responsabilité du producteur est d'assurer 
l'éqitilibrecntre la fertilisation et le besoin de la cul- 
ture, d'oii la nécessite d'être encadré par des plans 
agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF). 

Trois sortes de  gestion sont à considérer : 

La gestion de I 'ail-. Aujourd'hui le lisier est ap- 
plique par rampe à moins de vingt pouces du sol, 
réduisant les inconvénients inalodoratits lors de son 
application. Certairis agiculteurs utilisent aussi des 
enzymes réduisant de 50 % les odeurs. 

Ln gestion cies sols. Une saine gestioii des pro- 
duits fertilisants organiques vise les sols sur lesquels i l  
y a épandage. II est primordial de bien conna'it~e les 
composantes du lisier/hmic,r et !'analyse du sol afin 
de consenrar un équilibxe avec la nature. 

La gesfiol~ de I 'eau. II faut maintenant respec- 
ter des distances raisonnables des cours d'eau et des 
piiits afin d'en assiirer la pi-otection. Ce sont les rné- 
thodes de havail, les équipements utilisés qui ass~irent 
uiie bonne rEgie des eaux. 



Ra.villond Cadol-eife ci 
ses deirx jils, Sliphane el Rkgis. 

Pour une agnculhire saine et durable, il est néces- 
saire d'avoir une saine gestion de I'eau, de l'air et du 
sol pour la protection de notre milieu et le bien-être de 
notre corninunauté. 

L'agriculmre raisonnée permet iine gestion équili- 
brée enm lesimoinsda plantes et du sol. Une tneilleure 
cormaissance des sols et des plantes permet aux pro- 
ducteurs d'évaluer avec exachîude le moinent opportun 
dYLn~en~entionpour s'assiuer une récolte de qualité. 

L'environnement, c'est l'air qu'on respire, I'eau 
qii'on boit et la terre qu'on cultive. Ce n'esr pas un  
seiil de  ces élkments mais I 'ensemble de ceux-ci qii'il 
faut gérer dans sa globalité. 

Les « windchargers  f i  

Avant l'arrivée de l'électricité dans les rangs de 
campagne, certaines familles possédaient un 
<< windcharger » (éolieilne), genre de génératrice ac- 
iionnee par le vent au moyen d'une Iiélice en bois 
montée sur ilne tour installée sur le plus haut biitiment 
ou siIr une tour ancrée ail sol. 

Cette hélice inunie d'un frcjn ralentisseiir proti- 
geait des boui-rasques de vent ; un auire frein pouvait 
l'arrêter complètement. 

Une batterie, appelCe le petit 6 volts; actionnait la 
radio et une lumière ; l'autre, 1c gros 6 volts avec trois 
batteries, avait une capacité pour activer une radio et 
plusieurs I.uinièrcs. 11 y avait aussi le 12 ei le 32 volts, 

À Saint-Lambert, seul Laurent Lemieux, sur la 
rue des Érables, possédait un gros Ci volts. 

Ce << windchargei- » fabriquait clu courant continu. 
Toutefois il érait le modèle parfa i t  des futures 
« éoliennes >> que l'on trouve ici, au Québec et a Cap- 
Chai. Elles sont très répandues en Europe où le vent 
action.ne les hklices pour produire du courant alternatif. 

On s'est servi du mème principe tout en l'amelio- 
ran t avec les tecliniqiies modernes. 

Les moulins a vent 

A I'époque des << windchargers », plusieurs culti- 
vateurs avaient un moulin a vent pour poinper I'eau, 
dont la structure était semblable h celle du c< wind- 
charger >>. Ce moiilin, muni d'un régulateur, gardait 
automatjqiiement le réservoir reinpli d'eau et pompait 
a partir d'un puits ou d'un cours d'eau plus eloipé ; i l  
avait même la capacité de refouler I'eau jusqu'au ré- 
servoir souvent situé sur le fenil (deuxièrneétage) de la 
grange d'où l'eau s'écoulajt par gravité. Si parfois le 
vent faisait défaut, l'on puisait I'eau du puits avec lin 
seau $ l'aide d'un cible. 

À Saint-Lambert, on retrouvait une clizaine de 
moulins a eau qui peimenaient aussi à la tnaison de 
puiser I'eau par le robinet et non par la pompe. 

avec une plus grande capacité. - - - -- 



Le (( horse power» (cheval vapeiir), 
souvent prononcé { r  hasport H 

Le <( horse power »est un insirument patenté avec 
intelligence pour actionner différents instruments ara- 
toires, comme un « banc-de-scie », une batteuse à 
grain, un hache-légumes ou un hache-paille. TI était 
mu par un clieval marchant sur un genre de tapis rou- 
lant dont l'inclinaison l'obligeait à marcher comme s'il 
était à même une cote. Comne le tapis fonctionne 
sur petites roues, il obéit, par le poids du cheval en 
pente. Aujourd'huj quand on fait di1 tapis roulant sur 
place, on empoigne, eri marchant, la barre d'acier q u i  
pemet au tapis de rouler sous nos pieds. N'est-ce pas 
qu'on a copie fidèlement le principe du « horse 
power » ? 

La vitesse du << I-iorçe power » était conh-filée par 
la pente qu'on réglait au moyen d'un pied sous I'ins- 
rrurnent, et un Frein servait à l'arrêter complètement 
pour sortir le cheval ou le faire reposer. 

C'est iine grande roue munie d'une courroie qui 
actiome les instruments amtoires. 

Par la suite, avant l'arrivée de l'électricité, il y eut 
des engins a gazoline qui ont remplacé progressive- 
ment les « horse power » et dont l'efficacité était 
meilleiire et surtout moins encombrante. Et après vin- 
rent les moteurs électriques de différentes puissances. 

Le «gang way », qu'est-ce que ça mange en 
hiver, rne direz-vous ? 

Voilà une aume invention venant de la perspica- 
cité de nos aiicêtres. Au rez-de-cliaussée des granges, 
i l  y avait I'ktable avec tous les animaux et souvent 
aussi le poulailler. Une bonne partie de la grange ser- 
vait pour tenir à l'abri les instruments aratoires ou les 
charrettes d'été et d'hiver, et l'autre pour le foin. L'en- 
grangemenl du foin devait aussi se faire sur le fenil au 
deuxième étage, et comme il  fallait le monter, voilà 
l'inventjoa du « gang way >> à l'extérieurde la grange. 
Une élevatioii de terre en pente, distante de la p n g e ,  
était aménagée un peu coltune les entrées de nos ponts 
actuels encadrées par des poumes de bois ou retenues 
par un amoncellement de pierres. Pour accéder a la 
grange, un pei.it pont en bois le reliair aux approches 
du monticule de terre. La charrette a deux roues, 
étant  ilu us fxile à manipuler, senrait la plupart du temps. 
Quant à la voimre à quatre. roues qui contenait plus de 



' foin, il fallait la sortir a reculons. Certains chevaux, 
plus nei-veitx, n'aimaient pas reculer: C'est donc a bout 
dc bras qu'on sortait la voihire avec les désagréments 
que ça pouvait con-iporter, comme l'échapper pour la 
reprendre dans la talle a rhubarbe ou dans les lilas ! 

C'est avec I'arri\4e des fourches à foin que les 
« gang way » ont dispam. 

Les fourches à foin 

C'est à même le voyage de foin qu'on piquait la 
fourche reliée par un ccîble roulant sur des polilies et 
tiré par un cheval ou iin b ~ u f .  Rendue au faîte de !a 
grange, la fourchée soutenant de 500 a 700 livres de 
foin roulait sur un (< rail >> ; iine manerte laissait tom- 
ber le foin a l'endroit voulu. On est passé de la petite 
fourche A bras qui dcrnandait beaucoup de force et 
d'énergie a la fourche à foin qui rendait le travail moins 
pénible. 

Quelle heureuse trou\raille que ces petires pres- 
ses à foi11 sur le champ ! Non seulelnent elles ont 
remplacé les fourches à foin mais aussi la grosse presse 
stationnaire mue par un cheval qui tournait dans le 
sens des aiguilles d'une montre en enjambant l'arbre 
de commande (shaft) pour actionner la presse. Par la 
suite, une autre grosse presse, actionnée par un engin 
a gazoline ou un tracteur, faisait des balles de 150 a 
180 livres. Ces presses rendaient un grand semice 
aux cultivateurs dont l'espace pour engranger ces 
balles était restreint ; la manutention demeurait plus 
facile lorçqu'on vendait du foin pour les chantiers. 
Aiijoiird'hui nous voyons dans les cliamps ces lon- 
gues traînées de balles de foin enrobées dans la toile 
blanche de vinyle qu'on transporte avec le tracteur. 

Vive le progrès lorsqu'il sert a ménager la santé 
des personnes et a permettre de travailler de façon 
plus ordomiée et souvent pliis rapide ! 

On se souvient du temps où on prenait de cinq 6 
six semaines pour labourer les chainps en marchant 
en a.rri&re de la charrue. Aujourd'liui, les charmes à 
cinq ou six oreillcs aflachées a l'arrière des tracteiirs 
prennent un avant-midi pour laboiirec le même champ. 

an événement q u i  ne passait pas innpcrqu au 
printemps, lorsque la piroinne (bois de papier) des- 
cendait la riviére Chaudiire, c'était la drave. Les billes 
étaient en effet suivies de près par les draveurs, qui 
ramassaient le bois reste accroché aux branches ou 
qui reposait sur les terres basses le long de la rivière 
et sur les îles. La compagnie Breakey coupait le bois 
sur des lots à Dorset, pris des frontières américaines. 
Le bois était Iransporté à l'aide de chevaiix jusqu'aux 
cours d'eau (des petites rivières) qui l'entraînaient vers 
la rivière Chaudière. 

Enmc Saint-Lambert et saint-Étienne, i l  y avait un 
groupe d'îles que les draveurs avaient baptisées les 
{< îles poilues », a cause de la végétation assez dense 
qui s'y troiivait ; bien des obstacles (iraient ainsi bapti- 
sés, par exemple, la « tête de !'ours )> était utie grosse 
roclie située à un mille en bas du village, près de chez 
Jude Demers. 
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Les draveurs étaient mis en groiipes d'une qua- 
rantaine d'honimes. Ils se logeaient chez les 
cultivateurs le long des rives, couchaie~it parfois dans 
les cabanes à sucre, les hangars, les cuisiries d'été, et 
mèrne dans les granges. Plus chanceux, les cuisiniets, 
les seconds cuisitiiers et les contrernaltres dormaient 
dans les maisons quand il y avait de la place. 

L'équipement était transporté dans de gros wagons 
tirés par des clievaux. Un fanal était installé aux qua- 
tre coins de ces voitures. Pour les besoins d'une seule 
cookerie, i l  y avait deux ou trois wagons. L'un con- 
tenait les chaudrons et les casseroles, accrochés aux 
échelettes, les sacs de patates, la h i n e ,  les œufs, satis 
oublier les fèves destinées à cuisiner les traditionnel- 
les fèves au lard. Une deuxième voiture transportait 
les couveriures, parfois un poêle, toui le nécessaire 
pour le bien-ëtre des travailleurs. Souvent, un troi- 
siime wagon était rempli d'oiitillage : les gaffes, les 
picker-on, sorte de pics installés sur des manches de 
hache, les lourds canots, lorsque des obstacles tels des 
barrages ou des rapides trop importants ne pouvaient 
être franchis par les drave1ti-s. Ces gros canots, d'une 
longueur d'environ 25 pieds, étaient conduits par six 
rameurs et un homme qui dirigeait i l'avant, s'appe- 
lant le boarnlun. 

Une p n d ç  partie du bois (environ GO 000 cordes) 
descendait jusqu'à Breakeyville, et une autre partie 
(environ 1 O 000 cordes) flottait A Saint-Lambert, plus 
préc.isément chez Laurent Lemieux, près de 
Breakeyville, où la drave se termjnait. Ces billes étaient 
alors reieniies par des estacades (bouinsj faites de 
pièces de bois de Colombie (B.C.Fir) de 12 pouces 
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cai-rés. Ces barrières mesuraient 4 pieds sur 50 pour 
les plus peiitcs. Les plus iniposantes estacades étaieni 
faites de piéces de 16 pouces carrés, avaient 1 6 pouces 
d'kpaisseur. 64 poiices de largeur et 100 pieds de lon- 
gueur. Les pêcheurs profitaient de ces installations 
pour aller tendre leurs lignes au centre de la rivière ei 

ou les poissons se cacl-iaient souvent, à I'otnbre du 
bols. 

L'srrivte des draveur s  

Un éclaireur de la compagnie venait voir un pro- 
priétaire et demandait : « Prenez-vous les draveurs 
cette aimée ? >> La réponse était prête et affirma- 
tive ; tous étaient contents, surtout les jeunes, de 
recevoir ces travailleurs. C'était tour un événement 
de voir arriver les gros wagons tirés par de gros che- 
vaux bieti gras. La maîtresse de maison libérait les 
poêles, ramassait ses chaudrons, etc. Le cook (cuisi- 
nier) s'empanit des deux poêles et se mettait a cuisiner 
pour une quarantaine d'hommes. TI faisait rarement 
de gros pains, plutôt des petits qu'on appelait 
bisquertes, plus faciles à servir avec les fèves au lard 
ou le hachis, que les chow boys ou cookies appor- 
taient aux hommes sur le bord de la rivière. 

Vers la fin de la drave, les jours avaienr rallongé. 
Alors, si la rivière et le vent étaient favorables, les 
haveurs prenaient un repas l'avant-midi et un autre 
l'après-midi, afin de pouvoùtmvaillerjusqu'à la tom- 
bée de la nuit. Notons que ces hommes peinaient depuis 
la levée du jour, soit parfois dès q.uatre heures du 
matin vers la fin de mai. 

Si les hommes ne travaillaient pas le dimanche, on 
faisait la fête. Les galeries et les balaiiçoires s'em- 
plissaietit, Ics joueurs d'harmonica s'exécutaient et 
d'autres jouaient à la balle. Un secret : les filles en 
profitaient pour faire des yeux doux aux gars. 

Une fois la drave terminée, les taxis de la Beauce 
venaient chercher les dravews. Depuis 1943, la drave 
n'est plus qu'un souvenir à Saint-Lambert. 



Le loir daris 
Io cni9isso. 

xa Labeurrerie, fabrique qui consiste à transfor- 
mer le lait des cultivateurs pour en faire du beurre, fut 
construite aux alentours de 19 13. À cette époque, il 
n 'y avait pas de grosses industries avec des camions 
pour recueillir le lait. Bien des cultivateurs écrémaient 
leur lait, vendaient leursurplus de crgrne et leur beurre 

au village. Tout se livrait avec des voitures à cheval. 
Comme la clientèle était limitée, les autres cultivateim 
livraient leur lait à la beurrerie. Ils prenaient entente 
avec leiirs voisins pour le transporter, chacun a leur 
tour, dans des (( canisses A lait >> (résemoir de 25 gal- 
loiis). Ainsi, les plus éloignés, a citiq milles du village, 
en profitaient pour faire leurs commissions et aller 

chercher la <( malle » (courrier), car i l  n'y avait pas 
de « mal le rurale en ce temps-là. 

En arrivant à la beurrerie, oti prenait un échan- 
tillon de lait pour le mettre dans une petite bouteille qui 
contenait un agent de conservat.ion. Ensuite, on l'ana- 
lysait pour connaître le degré de gras, carcl~acun était 
payé en fonction de la quantité de gras que contenait 
son lait. Puis on le versait dans un grand bassin. Le 
lait passait ensuite a la centrifugeuse (séparateur) pour 
en séparer la crème. Le « petit lait » était retouiné 
aux cultivateiirs qui s'en servaient pour nourrir les 
veaux ou les porcs. La crème, placée dans la glacière 
pour être refroidie à 50" F, était ensuite vidée dans la 
baratte de bois, de forme cylindrique à l'horizontale, 
de huit a dix pieds de long et d'environ trois pieds de 
diamètre. Une fois le beurre obtenu, il était déposé 
dans des boites en bois d'une capacité de 50 livres, 
pour le beurre moulé, et  56 autres livres étaient 
réservées pour le beurre en vrac. Ces boîtes étaient 
entreposées en chambre froide, 
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Dans les années 1940, le lait était ramassé par 

camion et le lait kcrémé servait à fabriquer de la ca- 
feine. Un réservoir a vapeur, chauffé au bois, servait 
à faire fonctionner l'engin (moteur) à vapeur qui ac- 
tionnait (< le cenhifiige >> et la baratte. Le dernier 
<( beumer >) fiit h è n e  Lemay, aidé par son fils Jo- 
seph. En 1948, l'entreprise a fermé ses portes. La 
compagnie Verrneîte avait cornnienci à ramasser les 
bidons de huit gallons pour sa fabrique de Saint- Agapit. 

Le beurre inoulé était vendu en détail oii en gros, 
et celui en vrac, vendu ail gouvernement. L'hiver, la 
beurrerie fermait, car les vaches ne produisaient pas 
assez de lait. Des blocs de glace, coupés par des 
cultivateurs en février ou e1-i mars sur la rivière Chau- 
dière, étaient livrés à la beurrerie. Ces blocs, enrobés 
de brari de scie, se conservaient jusqu'à la prochaine 
saison froide. (Raconté par Jean-Yves Lemieux, qui 
a vérifié ses souvenirs auprès de Fernand Lavertue et 

de Joseph Lemay.) 

de béton. En quelques ligies, nous allons tracer les 
débuts de cette entreprise privée qui a fait l'orgueil de 
la municipalité a l'époque. Qui ne se rappelle pas les 
premières feuilles à puits octogonales, dont la matière 
pour leur fabrication était bmssée A la petite pelle par 
le propriétaire, Adrien Picard, aidé de deux hommes, 
avec u n  petit malaxeur d'une demi-poche. Peu à peu 
les tuyaux de ciment s'alignaient sur le terrain, ce qu i  
devait domer naissance aivc « Produits de béton Qué- 
bec ltée >). 

e n  1942, la guerre fait rage en Europe ; le Ca- Au début, c o r n e  on le meritionne précédemment, 
nada est alors appelé a faire sa part dans différents avec deux employés on utilisait de 300 à 400 poches 
domaines. Partout on érige des foriifications en béton de ciment par année. L'entreprise a vite pris de I'ex- 
armé pour arrêter les attaques ennemies. Dans la pansion, car la demande de tuyaux de citnent 
paisible municipalité de Saint-Lamberî s'édifie leme- augmentait de jour en jour. On procédait réguliére- 
ment mais skement LUIC mine de fabrication de produits ment à l'ernbauclie de nouveaux travai I leurs. 

Les rrovoi1leiii:r 101,s de 1 'itiuirgurnrioii. 



En 1952, avec des effectifs de 22 hommes, on 
utilisait entre 35 000 et 40 000 sacs de ciment par an- 
nke. On doit cornprendre que le traditionnel malaxeur 
ne répondait plus a la demande. Le propriétaire dota 
son indusine de la machine la plus modenie qui exis- 
tait l'époque. De 1 200 pieds a 1 500 pieds de tiiyaux 
qu'était la production, elle passa a pllis de 100 000 pieds, 
soit suffisamment de tuyaux pour couvrir la distance 
de Sainl-Lainbert à Qukbcc. L'usine fonctionnait 
24 heures sur 24 avec un nombre d'employés d'envi- 
ron 70 liommes répartis sur deux quarts de travail. 

Nécessairement, cette nouvelle innovation dans 
la falirication des kiyauu de ciment exigeait des locaux 
plus vastes ; on a donc vu s'ériger un « kiln room N, 
four pour accélérer le séchage des tuyaux. Selon l'avis 
des experts, c'était I'éqiiipement le plus moderne au 
Canada. 

En 1953, pour compléter son muvre gigantesque, 
M.  Picard obtenait les lettres patentes qui érigeaient 
soi1 entreprise en coinpagnie sous l'appellation de 

Produits de béton Qiicbec Itée o. II devint prési- 
dent et son épouse, vice-présidente. 

Au printemps 1957, un incendie majeur a complé- 
ternent détruit l'industrie, et des années de labeur se 
sont envolées en fumée. Tous les travailletirs ont d i  
se réorienter ailleurs pour trouver du travail. car la 
i-econsîmction promise ne s'est jamais coi~crétisée. 

s a i n t - ~ a r n b e r i  est un endroit oii le gravier na- 
turel est abondant. Le propriétaire et fondateur de 
Modern Paving & Co. Ltd. h t  M. Milton E. Hal-t, 
originaire du Texas, prks de la vil le d'Austin où i l  avait 
une grande propriété. M.  Hart, ingénieur-chimiste, 
t*ut associé a uti Allemand du nom de Harold D. Hiltz 
et à un autre partenaire prète-nom. En arrivant au 
Nouveau-Bmnswick dans les années 40, i l  forma 
d'abord la compagnie. Par la suite, il déménagea à 
Warwick, au Québec, ensuite A Notre-Dame-du-Bon- 
Conseil où i l  acheta une canière de pierre pour fabriquer 
son asphalte. Dans les mêmes temps, il. vint s'instal- 
ler à Saint-Flavien, dans le rang du Bois de l'Ail, sur la 
terre de Jean-Baptiste Demers. Enfin il arriva à Saint- 
Lambert et plus tard a Saint-Jean-Chrysostome. 

- -- 

Plaii d'nspltnl~c. rit 1949. 

1 I fut bien accepté a son arrivée au Québec par le 
régime poliric-pe de M. Duplessis, car i l  procurait de 
l'emploi à beaucoup de travailleurs aux endroits OU 
ses usines étaient installées et dans les paroisses où il 
exécutait ses coi-itrats pour recouvrir les routes d'un 
tapis biiuinineia. 

Cette industrie fut  benéficlue pour Saint-Lambert, 
mais d'aucunes ménagères vous diront qu'il fallajt y 
penser deux fois avant d'étendre le linge dehors les 

journées de vent nord-est, car les particules de suie 
venaieiit se coller au linge. 

Après bien des plaintes, on installa un filtre pour 
cette poiissiére. En 1952, le Conseil de Saint-Lambert 
fit une demande à la Modem Pavi.ng pou- qu'elle cesse 
de faire retentir, tôt iematin, le sifflet annonçant ledébut 



Les e t ~ ~ p l o ~ ~ e s .  

des travaux journaliers, ce qui fiit accepté au grand 
soulageinent de la population. 

Dans les armées 70, M. Hart vendit sa compagnie 
à des hommes d'affaires belges qui étaient déjà dans 
le domaine de la c.onstruçtion de routes, et la compa- 
gnle Modem Paving devint Sinira inc. Celte compagnie 
existe toujours a Saint-Jean-Chrysostome et a essaimé 
un peu partout en province. Son siège social est situé 
a Montréal. 

La conipagiiie est devenue aussi constructeur de 
routes en plus de faire du pavage d'asphalte - c'est 
d'ailleurs elle qui a réalisé le projet d'égolîts et d 'que-  
duc de Saint-Lambert - et s'est implantée dans les 
systèmes d'égouts et d'aqueduc sous le nom de BML. 

en 1977, le projet d'implantation d'une usine de 
rolljornlitig (procédé de formage continu a l'aide 
d'outillage spécialisé, utilisk pour la fabrication de re- 
vèternent métal1 ique) se concrétise. 

Cette idée avait geimé dans la tete de deux entre- 
preneurs, Gaëtan Bisson et Gennain Carrier, depuis 
les années 1 963 et  1964. A celte époque, le finance- 
ment d'un tel projet était difficilement réalisable pour 
de jeunes entrepreneurs puisque les appuis financiers 
étaient inexistants. 

Mais voilà que quatorze années pluç tard, ces deux 
partenaires investissent le capital requis et construi- 
sent une usine de 5 000 pieds carrés sur la rue Bellevue 
Sud a Saint-Lambert. 

Le démarrage de l'entreprise fut très laborieux a 
cause de ilombreux problèmes : 

/' 

*3 délai dans la livraison de la machinerie ; 

Q mise ail point de l'équipement trks technique ; 

43 apprentissage d'une technologie, n'ayant que soi- 
mème pour ressource dans un monde de secrets 
bieii gardés. Les journées de bavail, trop courtes, 
se prolongeaient durant la nuit ; 

*:* marché occupé par de grandes multinationales. 

Les taux d'intbêts excessivement élevés de I'an- 
liée 1 982, grimpantjuscp' à 23 %, et une longue pénode 
de rkcessioii oiit également causé des problèmes. 

En 1984, l'entreprise connaît une certaine expan- 
sion, le marché s'accroît. 

En 1986, l'arrivée de nouveaux produits justifie 
l'agrandissement de l'usine de 10 000 pieds carrés 
siipplémentaires. Elle est la première au Canada à 
développer un produit de revêtement d'aluminium imi- 
tant le bois, procédé que les multinationales se so~it 
empressées d'exploiter. Aliiminiurn Canier et Bisson 
est en constante recherche et en développement ; 
d'ailleim, un prix Méritas Desjardins à l'innovation lui 
est décerné. 

Quinze employés font alors partie de I 'équipe de 
travailleurs. 

De nouveaux produits s'ajoutent et le marché 
québécois grandit toujours ; en 1990, un autre agran- 
dissement de 10 000 pieds carrés s'impose. 

En 199 1 et 1992, l'entreprise compte siir un ex- 
cellent chi f i e  d'affaires et 75 travailleurs y participent 
activeinent. 

En 1 993, les fondateurs cèdent leurs efforts et leurs 
acquis, mais avec la satisfaction d'avoir co~ih-iiué à une 
économie active pour cette industrie de Sain [-Lambert. 



a v a n f  1960, chacun disposait de ses ordures m é  I 
nagéres comme il  l'entendait : un peu dans la iiviére, 
lin peu dans la forêt, parfois oti les enterrait et de temps i.~q 
en ternps elles étaient semées le long des routes. Les 
plus écologiques les Taisaient brûler. 

C'est charles-Émile Dubord qui eut le premier 
contrat pour la cueillette des ordures, mais au village 
seulerncnt. Peu a peu le service s'est agrandi à toute 
la paroisse. 

Dans les années 1960, la municipalité de Saint- 
Lambei-t-de-Lauzon possède sur son tem toire un 
dépotoir à ciel ouvert tel qu'il en existe, à cette épo- 
que, des centaines dans la province de Québec. Ce 
trou destiné a l'enfouissement des ordures ménagè- 
res dessert alors les municipalités de Saini-Henri, de 
Saint-Jean-Clirysostome, de Sainte-Hélène-de- 
Breakeyvil le,  d ' une  partie de Lévis et de 
Sairit-Lambert-de-Lauzon. Localisé dans la me du 
Parc, près des lignes électriques, il est alors la pro- 
prieté de charles-Éinile Dubord. Les coûts 
d'enfouissement sont, a cet-te ipoque, de 8 a I O $ pour 
chaque transport ; par la suite, les déchets sont brûlés 
sur place. 

En novembre 1973, le Conseil municipal de Sauit- 
Lambert-de-Lauzon faisait part au Service de la 
protection de l'environnement de son intention d'ac- 
qu2i.ir u n  terrain plus approprie,  destiné à 
l'ei~Fouisse.rneiit des déchers des populations situées à 
I'oiiest de la rivière Chaiidikre ; localisé en partie sur 
les lots 255 ,  259 et 260 du rang Belvèze, ce terrain, 
favorable par la nature de son sol et par le relatif eloi- 
gneinent des habitations, est accessible depiiis le rang 
Saint-Aiiné. Propriété de Gaston et h h u r  Vallée aisisi 
que de Michel Couture, le s i  te est considéré favorable 
à I'enfouissement sanitaire des déchets par le Service 
de la protection de l'environnement du Québec en juin 
1974. Entre-temps, au printemps de la même annte, 
les municipalités du secteur ouest de la riviBre Cliau- 
dière, comme Saint-Lainben, Bemières, saint-Étienne, 
Saint-Nicolas et Sain t-Rédempteur, se structurent dans 
une entente sous le vocable Comite intermunicipal 
d'enfoiiissement sanitaire du secteur ouest du comté 

de Lévis concernant l'organisation en commun du site 
polir I'éliminaiion des déchets. Par ai I leurs, la niunici- 
palité de Bernieres est désignée coinine étant la 
municipalité mandatée pour la gestion du site. Tou- 
jours au priilternps 1974, les municipalités membres 
de l'entente ouvrent leurs portes à d'autresmunicipa- 
lités (Charny, Breakeyville, Saint-Jean-Chrysostome. 
Sajnt-Isidore, Saint-Herui, village et paroisse, Rivière 
Boyer) qui ont exprimé le désir d'encouir leurs dé- 
chets i Saint-Lambert moyetmant un coût additionnel 
de 2,67 $ per capi ta. Finalement. à la mi-juillet, le site 
de Saint-Lambei-t est autorisé à ouvrir et à recevoir 
ses premiers déchets. 

En 1 985, le ministere de 1 'Environriement au turise 
le site dc Saint-Lambert à s'agrandir sur les lots 261 
et 262 de la concession Belvèze. En 1989, le minis- 
tère de l'Environnement autorise iin deuxième 
agrandissement sur les lots 263,263 et 265. En 199 1, 
le site reçoit les ordures ménagères de 22 tnunjcipali- 
tés incluant les cinq municipalités propriétaires. De 
plus, lors de rénovation ou de réparation de I'iiicinéra- 
teurde la ville de Québec, les déchets sont achemines 
au lieu d'enfouissement de Saint-Lambert. 

Pressentant la saturation prochaine du site, le 
Coinité confie donc, en 199 1 ,  à la firme d'inginieurs 
CIMA, le mandat de rechercher des zones favorables 
pour I'installation d'un nouveau lieu d'enfouissement. 
Plusieurs secteurs sont identifies, mais finalement le 
site de Saint-Lambeii s'impose comme étant le plus 
favorable à uri agrandissement. En 1993, un consor- 
tium d'iiigériieurs produit un bilan du site actuel et 
conclut qu'il reste encore de l'espace pour les cinq 



' prochaines années. La même armée, la municipalité 
de Saint-Lambert se voit confier le mandat de ges- 
tionnaire du site en remplacement de la inunicipali te 
de Bernières. Parallèlement à celte démarche, le 
Comité restreint 1 'enfouissement des déchets unique- 
ment aux municjpalites de la MRC des Chutes-de-la- 
Chaudière. 

Au début de l'aruiée 1994, le Comité mandate la 
f i e  d'ingénieurs DESSAU afin d'entreprendre et de 
réaliser les demandes et les études nécessaires a 
l'agrandissement du site. Au début de I'aniiee 1995, 
le Comité est dissous pour devenir la Régie 
intemiunicipale de gestion des dkhets  des Chutes- 
de-la-Chaudière, et toutes les inunicipalités membres 
de la MRC des Chutes-de-la-Chaudière deviennent 
propriétaires du site. En avril 1995, l'étude d'impact 
exigée par le ministère de I'Environnemei-it est dépo- 
sée concernant le projet d'agrandissement du lieu 
d'enfouissernenr de Saint-Lainberî. Ici comnence une 
longue saga qui cornaîtra son dénoueinent en mai 1993 
avec la publication du dicret gouvernemental autori- 
sant I'agmndissement du lieu d'enfouissement sur une 
superficie de près de 40 hectares. Enfin, les travaux 
sont ei-it~epris au cours de l'été et le noiiveau site est 
livré fin novembre 1998. La durée théorique de ce 
nouveau site est de 30 ans et il. possède toutes les tech- 
nologies de fine pointe en matière de pratect~oii de 
l'environnement, c'est-à-dire cellules d'enîreposage 
des déchets impméabilisées par double membrane 
et traitement des liquides par bassins avec aération. 
Depuis janvier2001, le lieu d'enfouissemerit est la pro- 
priété de la nouvelle ville de Lévis et de la municipalitk 
de Saint-Lambert ; cependant la Régie est toujours 
gestionnaire du site. Le cofit d'enfouissement pour 
les ordures ménagères est légèrement supérieur à 45 $ 

la tonne pour l'année 2003. 

LE PARC INDUSTRI EL DE SAINT-LAMBERT 

c ' e s t  sur proposition de ~ o i u a d  Bernier, appuyé 
par Jean-Paul Bédard, que le plan présenté au conseil 
de la Corporation municipale de Saint-Lambert-de- 
Lauzon le 4 janvier 1977 par Raymond Cadorette, 
préparé par André Asselin, a.g., pour l'aménagement 
futur du Parc industriel, fiit accepté à l'unanimité. Et 

par la suite, le Cortseil municipal s'est dit pe t  à ache- 
ter, pour la somme de 1 $, les 4 000 pieds eiiviron de 
rues a faire pour la première phase du projet : 

*!* le 3 octobre 1988, la Municipalité acctpte de se 
porter acqukreur de la me Napoléon-Coiiiurt ap- 
partenant à Raymond Cadorette, co~~ditioruiellement 
a ce que le propriétaire fournisse un voyage addi- 
tionnel degravier O x %et  que les travaux de nivelage 
soient effectues par la Municipalité aux frais du pro- 
priétaire ; 

O le 2 octobre 1989, la Municipali~é accepte de se 
porter acquéreur des rues Damase-Breton et Lucien- 
Gobeil appartenant à Raymond Cadorette. 

Depuis ce temps, plusieiirs industries ont pignon 
sur rue dans le parc toujours en développetnent. 

Voici une liste des entreprises situées dans le Parc 
industriel de Saint-Lambert : 

Construction 

Entrepreneirrs el1 ~r t rvaux  .spécialisés 

Benoît Pelchat 
839, nie des Érables 
Saint-Laniberi 
tél. : 889-9825 
Excavations Benoît Pelchat erir. 



Jean-Yves Couture 
44, rue des Lilas 
Saint-Lambert 
té]. : 889-9 1 17 
Excavatioris J.Y. Couture eru. (Les) 

Bois et 1net4bIe.r 

Jean-René Bisson 
132, boul. Léon-Vachon 
Saint-Lambert 

tel. : 889-8982 
Fencstration Noiivelle-France inc. 

Entrepreneurs génkraux 
Serge Labonti, 

1 86, n i e  Damase-Breton 

Saint-Lambert 

tél. : 889-5 1 58 
Constructions G.S. inc. (Les) 

Détaillants 

Co~zslrircfio!, el rénovatioiz 

kgide Forîier, 

140, rue Cailier, 

Süirxt-Lambert, 
tél. : 889-9624 ; 
E. Foi-t Portes et Fenêtres iac. 

Napoléon Racine, 
1 78, rue Dainase-B~cton, 
Saint-Lainberr, 

tél. : 889-8888 ; 
Qiiébec Brique et Pierre ii  

Indus tries manufacturi$r 

nc. 

'es 

Aliinenrs et boissoii 

Patrice Brochu 
1 14, boul. Léon-Vachon 
Sai.nt-Lambert 

tél. : 882-5656 
Agn-marché inc. 

Hubert Carbone1 
1 1, rue Napoléon-Couture 

Saint-Lamberi 

tél. : 889-9795 
Groupe Warchs Indiistrie inc. 

Daniel Lavoie, 
205, rue Damase-Breton, 
Saint-Lambert .II Ovale 

Robert Mictiaud 
32-C, boul. LGon-Vachon 
;airit-Lainberi 

tél. : 889-0120 
FenFtres Météo inc. 

;1 3 

3uy Roi 
- - 

C lthier 
132-il. boul. LCon-Vachon 
$ 

11 

Arcs clil Intllenlum hic. (Les) 

2erniain Carrier 
32, boul. LEon-Vachon 
iaint-Lairibert 
hl. : 889-9032 

ndustrics Kadisson inc. (Les) 

50. boul. Léon-Vachon 
iaiiit-Lambert 
Cl. : 889-99 10 

'roduits dc plünclier Finitec inc. 

Pâtes et  papier 

175, rue I 
hint-La1 
,. --,. 

Claude Sa~iTat;o~i 
I larnase-Brcton 
5 nberî 
tel. : 859-3879 
I Sanfaçon inc. (La) 

Produits métalliques 

Jacques Bélanger 
143, boul. Léon-Vachon 
Sauit-Lambert 
tél.: 889-0606 
Centre inétallurgique St-Lambert inc. 



Marco Béland 

200, rue Damase-Breton 

Saint-Lambert 
tél. : 889-8777 
F.C.M. Fabrication Conception Mécanique 

Fibres de verre Stclla inc. (Les) 
2 19, boul. LEon-Vachon 
Saint-Lambert 
tél. : 889-9 180 

Bernard Cartegiiie 
i 2, me Napolkon-Couture 
Saint-1.amber-t 
té]. : 889-0502 
Métal Bernard inc. 

Jocelyn Grenier 

1 15, boul. 1 ,bon-Vachon 
Saint-Lan 
tél. : 889- 
.- . 

jt-larnbe 

ln métal 

BenoR Tl. 
222. boul 
Saint-Laniv~i r 

tel. : 889-5 1 1 1 

Béton Miroc inc. 

vices 

ress ion IZ 

rl inc. 

Iliques 

Serl 

P?.oj els 

Renoit Cyr 
2 1 1,  boul. Lbon-VL 

Saint-Lambert 
tél. : 889-0748 

Solution Eau Air Sol (EAS) inc. 

Transport 

M a  réria M X  

Daniel Pelchat 
144, nie Marie 
Saint-Lambert 
tél. : 889-0309 

Daniel Pelchat Transport 

I-iarold Roy 
143, rue de la Colline 
Saint-Lanibert 

té\. : 889-8409 

Transport Harold Roy inc. 

Anna ~Merciei. 

g n n a  hqercier, fille deIulienMercieret deMarie- 
Loiiise Béland, est née à Saint-Henri, en 1862, et elle 
est décédée le 13 avril 1936. 

Elle a épousé Alphonse Lacasse. Le couple s'est 
établi à Saint-Lambert. De cette union, hui t  e.nfants 
sont nés : sept garçons et une fille. Toutefois ils ont 

eu le malheur de perdre un de leurs fils qui s'est noyé 
en faisant la drave sur la rivière Chaudiére. Les six 
autres garçons se sont exilés à Berlin, New Hampshire, 
poiir y gagner leur vie. C'est une mère Cplorée qu'ils 
laissaient à chaque départ. 

Pour contrer le vide de ces absences, alors âgée 
de quarante-trois ans, elle décide de venir en aide aux 
autres. Remplie d'affection pour les enfants qu'elle 
avait eus et de peine en les voyant partir, elle suit les 
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corniseils du docteur Geiiest qui l'invite à travailler 
comme « sage-femme » dans son tnjl ieu. 

Comme les moyens pécuniaires étaient minces A 
l'époque, etle n'ktait guère rémunérée pour son tra- 
va i l ,  et souvent elle s'acquittait de cette tâche 
bénévolement. Femme de devoir et de cœur, elle as- 
sisbit parfois les mères dans le besoin. Habile de ses 
mains, que d'articles elle a confectionnes pour tous 
ces petits êtres qu'elle aidait à voir le jour. 

Dans un petit cahier noir, elle inscrivait le nom des 
parerits qui avaient sollicité ses senices : elle a réalisé 
exactemeiit 485 accoucheinents. Trois mois avant sa 
mort, le 28 janvier 1936, elle s'est rendue au chevet 
de IV"' Henri Bernard pour uii dernier bébé qui, entre 
ses mains, a \lu le jour. Quel travail exigeant pour cette 
femme au grand ceur mais quede consolations de venir 
en aide à tant de mamans qui avaient confiance en elle. 

Adonnée a cette fonction pendant trente ans, de 
1906 a 1936, cette mère de famjlle pouvait comprendre 
les inquiétudes et les souffrances des mamans en COLI- 
ches ; avec tact et courage, elle a su leur communiquer 
les inots d'encouragement pour apaiser leur anxiété. 

Cette dame montre comment wie femme pouvait 
prendre une place importante dans la société d'alors 
et jouir di] prestige de la reconnaissai~ce pour les ac- 
tes honorables qu'elle a posés. 

Elle laisse aujourd'hui des descendants, a Saint- 
Lambert, par sa fille iulique, Laura, mariée a Phydirne 
Gobeil, qui eurent treize enfants. Aujourd'hui six sont 
décédks et sept sont toujours vivants. 

T e a n - ~ r a n ~ o i r  Maingiiy ne craint pas d'innover 
pour faire la promotion du sport auprès des jeunes. 
En 1998, i l  a contribué a la mise sur pied de la Fonda- 
tion de l'activité physique des Navigateurs dont i l  est 
main tenant coordon.nateur. 1 I est également entraî- 
neur au Club de handball Chaudière-Appalaches. A 
ce titre, i l  encourage des centaines de jeunes de 12 à 
30 ans à s'impliquer bénévoleinent dans plusieurs ac- 
tivités, dont l'organisation de touniois. 

Depuis 1999, i l  est aussi coordomateur et promo- 
teur de la semaine Expo-Relâche a lyÉcole secondaire 
les Etchernins, un événement qu'il a lui-même mis sur 
pied. Cette année, plus de 16 000 personnes ont parti- 
cipé à cette activité originale destinée aux élèves et a 
leurs parents. 

Partenaire généreux dans tout ce qu'il entreprend, 
Jean-François est renommé pour ses talents d'orga- 
nisateir et sa légendaire bontie biiineur. Sa détermi- 
nation et son sens de l'innovation sont reconnus dans 
son milieu. Sachant marier plaisir, bénévolat et édu- 
cation, il offre aux jeunes un exemple édifiant. 
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l'opération épandage est une réussite dans le respect ' 

de l'znvironnemcnt. 
B o r n a g e  rendu à la famille Raynlond s'apprête à léguer à ses deux fils Régis 

Raymond Cadorette et Stéphane le fruit du travail de toute une vie : une 
par la Cliambe de commerce régionale de Saine-Foy jnnovatnce, perfomante et c k a -  

A cette soide du 15 mars 200 1, Pierre Trernblay, trice d'einplois. C'est le plus beau cadeau que peut 

technicien agricole, soulignait les iravaux des récipien- faire un pkre agriculteur ses enfants. Accepter le 

daires de ce Ra[a dYexce]lence au Cenke des congrés &fi, OU;, mais aussi ~ O U E U ~ V ~ ~  ! ' E u v ~ ~  failliliale avec - 
de Québec. la même vision, les mêmes valeurs et le même res- 

Datis la catégorie « Environnement », les Élevages pect qu'a toiijours eu leur père pour les gens de sa 

R. Cadorette inc. de Saint-Lamben ont remporté le prix. et pourl'enviromeinent. 

À l'heure ou l'agriculture est pointée du doigt 
comme polluante, nous avons un exemple qui démon- I~LIM~GRAT~ON AUX ÉTATS-UNIS 
tre qu'il est possible, parun travail éclairé et dirigé, de 
réussir dans le domaine agricole tout en respectant 
1 'environnement. 

Raymond Cadorette, avec l'aide de sa famille, a 
su bàtirune entreprise équilibrée. 

Ce n'est pas sans difficulté que nos récipiendai- 
res procèdent a l'épandage des 20 000 mètres cubes 
de lisier produits par leur cheptel de 1 000 truies et de 
20 000 porcs par année. Cette opération s'effectue à 

as archives de la paroisse nous renseignent sur 
les familles ou individus qui sont allés travailler aux 
États-unis dans les.fi3cioi.ies ou filatures. 

Les uns partaient pour troiiver un bon emploi, 
d'ai~tTes revenaient après y avoir passé quelque temps. 
Revenaient-ils parce qu'ils s'ennuyaient du pays natal 
et de la famille ou parce que les conditions de travail 
ne les satisfaisaient pas ? 

proximité du village de Saint-Lambert, et ce; sans cau- A voir la lisle des noms de ceux qui ont séjourné 
ser de désagréments à l'entourage. Avec la bonne là-bas, il nous viendra à l'esprit qu'un ancêtre avait 
volonté de tous ainsi que les connaissances et les tech- quiné pour i m m i w r  dtfiitiveinent au loin. Parfois la 
niques acquises par Régis, agronome, qui procède au chance a permis de revoir cette parenté de temps à 
cours de l'hiver à la confection du plan de fertilisation, autre. Pour d'autres, ils se sont si bien fondus à tra- 

vers le peuple américain que nous en avons perdu toute 
trace. 

Cel~i i  qui fient le dipiôine e.rr Régis : 
il y a cilissi son fière Sréphn~ie 

e! le père. Raymond Cadoreire. 

Voic i  quelques renseignements : 

Jerrt~es geiis q i i i  ont  qltilté pour les Étais- unis  
(1894- 1895) 

Joseph, Stanislas et Louis Nadeau, fils de François- 
Xavier ; William, fils de Pierre Asselin ; Joseph, fils 
de  Chrysologue Roy ; Xavier, fils de  Lucien 
Laflamrne ; Joseph, fils de Zkphirin Butcau ; Joscph, 
fils de France Bellavance ; Jolmy, fils de Jean Ber- 
nard ; Joseph, fils de Louis Lailglois ; Magloire, fils 
de Magloire Roy ; Gédkon, fils de Job Boutin ; Jo- 
seph, fils de Cyrille Labrecqiie ; Israël et Athanase, 
fils de Pierre Beniard ; Phidime, fils de Nicolas Roy ; 
Cléophas et William, fils d'Anselme Morin ; Étienne, 
Fils de Magloire Thivierge ; Josepli, fils de Pierre 
Lambert. 



I 4 , L 1 -  ' 1 

/ 
4 - ,  , - r- "- 1 7 ,  t" " . 
' l 

I l 
I 4 

Jeulies jilles qiii ont yiiitfé Funrilles qui otit qui#& depnis sepietnbre 1896 
polir les Étuts-~!t  is : et avala f septenibre pour les États-Unis 

Josépliine et Luinina, filles de Théophile Nadeau ; Jules Béland (9 personnes) ; Damien Robitaille (4) ; 
Cieorgina, t i l l le  de  Napoléon Morin,  forgeron ; Adélard Dalziel(2) ; Damase Couëtte (4) ; Étienne 
Damaris. fille de l'tiomas Labonté. Roy ; Josepli Guay (2) : P-Ant. Roy (7) ; Johny 

Vallée (8). 
Ai-r-iv&s des ktnts-utris (1894-189.5) : 

Alfred  Bernard ; François Dubord ; Franço i s  Fan2 illes qrri soitt ari.i,?&es des Étcrts- ~ ' n  is  

Dussault ; Charles Counire ; Étienne Jobin. deplris 1897 : 

Joseph Gagnon (2 personnes) ; Stanislas Bouffard 
Faoiilles arrivées (les États-LJliis (1895-1896) : (2) ; Lüzarc Brochii (5) ; Joseph Poiré (2) ; Josepli 

Alexai-idre Girard ; Honoré Drapeau. Gagnon (2) ; Emest Girard. 

Familles qui otit qriitié Faitiilles arrivées des États- ~ i t i s  (1 898) : 
poitr les E t ~ ~ t s - u n i s  en 1896 : Stanislas Bouffard (4  personlies) ; Eucher Plante 
Dainase Pelchat, fils ; Daiiiase Couëtte ; Étienne (12) ; Romuald Vallières (6) ; Joseph Guay (2) ; 
Roy, fils ; Joseph Langlois ; Piei-rc-Antoine Roy ; Joseph Gagtion (5) ; Eusèbe Vallée (4) ; Louis Boutin 
Joliny Vallée, Fils dç Mg. ; Tlioinas Labonté ; (3) ; Pierre-Aiit. Roy (5). 
Cyrille Roy, fils de N. : Louis Gagnon : Honoré 
Roy : Charles Dumas ; François Dussault. Jeuries geits partis poirr Ies kiats-unis 

(pas d'un nées) : 
Jenites getls et jerrt tes~llcs qrti oilf qriirrépoui- Ovide Poire, fils de Pierre ; Aristide Botiffard, Fils 

les É f u t s - ~ t i i s  ett 1896 : de Ls ; Georges Asselin, fils de Pierre ; Jean Ber- 
Louis Nadeau, Joseph ; Louis Bouffard, Florida ; nard, fils de Jean ; Joseph Langlois, fils de Ls  ; 
François Merciec Élise ; Cyrille Labrecque, Joseph ; Damase Bernier ; Eniest Girard ; Luc Boutin. fils 
Louis Boutin, Philias : Pieme Fecteau, Joseph. de Job ; Edmond Boutin, fils de Job. 
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Qzlelle besogne qzte d'étudier 

Maths et fiançais si sotlve~zt r-épétés 

POLLI' qtf'ù la fin des cour-s arrivés 

Nous rendions service a la société. [ 



SYSTÈME MONETAIRE L ~ ~ A D E N  

XVII" - XIX' siecles 

Sous le Régime français ( 1608- 1 760) 

1 livre ( 1  .) = 20 sols (S.) 

1 sol = 12 denierç (d.) 

Sous le Régime britannique (après 1760) 

1 livre sterling (&) = 20 shillings (chelins) 

I sliilling = 12 pence (on écrit penny au singulier et pence au pluriel) 

1 livre sterling (en 1764 = 20 livres tournois) 

Au Québec (milieu du X E  siècle) chifies approximatifs 

1 louis = 1 livre = 4 $ = 20 chelins (1 chelin = 20 sous) 

Le vocable piastre commence 6 remplacer les mots livre sterling et louis au coiirs de l'année 1866. 

Salaires : 

Au milieu du XVIIX' siècle, le salaire annuel d'un ouvrier spécialisé s'élevait à environ 300 livres touniois. 

En 1860, a Chicoutimi, le salaire mensuel d'un ouvrier forestier Euvrant pour Price s'élevait 20 $. 



LES P R E ~ I ~ E R S  PAS 

'jIla vie scolaire à Saint-Lambert a subi des wns- 
formations majeures depuis un siècle et demi. 
Transportons-nous dès le début et revenons jusqu'a 
nos jours pour en constater l'évolution. L'implanta- 
tion du système scolaire fut long et ardu. Nous n'avons 
retracé que certaines bribes d'informations s'y ratta- 
chant. A cette époque, 1'Eg1ise constituait l'autorité 
suprême en matiere d'édiication. Les premiess co- 
lons étaient originaires de parcrisses fondées avant la 
leur. Ils apportaient avec eux un bagage d'instruction 
assez inince. 

Le premier Livre des ?)?il7ules que l'on peut retra- 
cer remonte au 16 octobre 1 853. Pierre Charnberland 
était le président el Magloire Brochu, le premier 
secrétaire-trésorier. Les commissaires étaient au notn- 
bre de quatre. En avril 1854, il y avait quatre écoles 
en activité. II fut coiivenu que l'argent reçu du gou- 
vernement pour les derniers six mois serait divisé en 
portions égales entre les écoles de la paroisse après 
avoir acheté des récompenses (livres et images) aux 
écoliers. M. le secrétaire-trésorier était autorisé à payer 
les (( maîtresses >> et d'en retirer des reçus. Le 1 0 juillet 
1854, lors d'une assemblée générale, les élections s'ef- 
fectuèrent par un tirage au  sort. Pierre Chamberland 
ct Antoine Hallé furent élus unanimement pour suc- 
céder aux menîbres sortants. 

A la demande de la population, une autre école 
s'ajouta en septembre 1854. A la suited'une assemblée 
tenue le 24 juin 1 E55, il fut décidé qu'on paierait quatre 
b i s  parannée au secrétaire-trésorier, Magloire Brochu. 

Le 9 juillet 1855 - Assemblée générale pour la 
nomination de noLiveaux coinmissaires qiii se fait en- 
core par tirage au sort. On décide aussi ciYiinplanter 
uiic sixième école. Le 18 mai 1 856: on reçoit du su- 
rintendant : L 15,14,12 pour les derniers six n~ois. 
Après le paiement de m i s  louis au secrétaire-i.r.;*iori~, 
on partage la balance en portions égales entre les six 
écoles maiiitenant en opération. (Au X i X' siécle. pour 
le Québec, voici la comparaison de chiffies approxi- 
matifs : I louis = 1 livre = 4 $ = 20 che1j.n~ ; 1 cl.ie11.n = 

20 sous.) 

Le 29 juin 186 1 ,  M. l'abbé F.A. Oliva est nommé 
secrétaire-trésorier en remplacemeni de  Magloire 
Brochu, et Pierre Chümberland est réélu coi-iline 
président. En 1 875, le gouveniement se retire de I'édu- 
cation et confie aux autorités religieuses catholiques 
et protestantes le soin d'assurer le développement et 
le fonctionnement de l'éducation au Québec. Le gou- 
vernement ne conserverait que le rôlc de soutien 
financier. Si, aiijourd'hui, nous avons ces renseigne- 
metits, c'est grace A la Fabrique qui les a conservés. 

Le Livre des nlinlrtes nous a permis de retracer 
les noms de quelques présidents et secrétaires- 
trésoriers de la commission scolaire. 

Les présidents de 1853 a 1863 sont : Pierre 
Cliamberland, Denis Collet, Augustin Boutin et de nou- 
veau Pierre Charnberland. Magloire Brochu fut le 
premier secrétaire-trésorier et l'abbé Oliva le rem- 
plaça en 136 1 . Quant i Augustin Boutin, il ne savait 
pas signer soii nom comme la inarque de sa croix en 
fait la preuve. Cependant nous osons croire qu'il tenait 
à l'enseignement pour ses propres enfai-its. 





\ 

De 1863 a i 924, il nous fut impossible de retrou- 
ver des renseignements dans les archives. 

Les présidenîs de 1924 à 1969 sont : P.Y. Pelchat, 
Laurent Lemieux, Théophile Lemieux, Majorique 
Nadeau, Lazare Brochu, Alphonse Arguin, Alfred 
Béland, Eusèbe Goulet, Ovila Vaillancourt, Emest 
Buteau, Zephir Buteau, Arthur Blanchet, Joseph 
Drouin, Joseph Bernard, Placide Lemieux, Alplionse 
Roy, Lucien Robitaille, Pierre Boutin, Lucien Guay, 
Lorexvxi Boutin, Léonard Drouin, Charles-Auguste Pa- 
rent, Aimé Labonté, Achille Goulet et Conrad Bernier. 

J 

tre et une supetficie, apprendre à mesurer des cordes . 

de bois, connaître les différentes mesures, etc. En un 
mot, on essayait d'inculquer le plus grand nombre de 
connaissances qui s'avéreraient utiles dans la vie 
courante. 

On donnait aussi des cours d'histoire sainte, d'his- 
toire de notre pays, des lieux géogmphiques. On 
accordait une place privilégiée aux règles du savoir- 
vivre en domant des cours d'hygiène et de bienséai~ce. 
Comme la plupart des paroissiens étaient cultivatcurç, 
on enseignait quelques notions d'agriculture. 
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Les secrétaires-trésoriers de 1924 à 1969 sont : Dès le début et jusqu'en 1982, les professeurs de- 
Napoléon Couture, Philippe A. Roy, Raymond Fortin, vaient donner I'enseipernent religieux en vue de 
Louis Beniard, Coriracl Couet et Raymond Hébert. préparer les élèves à la réception des sacrements de 

pénitence, d'eucharistie et de confirmation. A eux 

LE FONCTIONNERLENT SCOLAIKE aussi incombait la tâche de faire en sorte que les élè- 
(L'APPRENTISSAGE) ves soient en mesure de <( marcher au catéchisme )) 

afm de faire leur communion solennelle. 
Le livre par excellence au début fut le catéchisme, Actuellement, ces cours sont dispensés par des 

Mi que la religion catholique prédominait Sur tout. on ,-,téchetes secondés par des parents, Depuis 19-77, i l  
misait aussi sur l'importance de la lecture, de l'écri- aplus de communion solennelle. 
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grammaire, l'orthographe, la rédaction et la 
dicté-e occupaient ce cours. En mathémati- 
ques, on enseignait les quatre rkgles de base 
eii calcul, des notions de pourcentages, des 
fi-acrions ordinaires et décimales de même que 
la d g l e  de trois ; on donnait aussi quelques 
éléments de géométrie : calculer un périmé- 
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gu f i l  des ans, la petite école de rang a joué un 
rdle important dans la transmission des connaissan- 
ces. Sise au milieu du rang, elle a accueilli des élèves 
de plusieurs générations. 

À leur début, les paroissiens avaient la cliarge des 
déboursés pour I'kducation. Les gouvernements n'ac- 
cordaient pas de subveniions pour la consîniction des 
écoles, ni pour l'entretien des lieux et le salaire des 
institutrices. Les contribuables étaient imposés dans 
chaque arrondissement selon les dépenses effectuées 
en se basant sur le rôle d'évaluatio~i de leurs proprié- 
tés. Pendant un certain temps, les parents cotiseront 
sur une base volontaire. Plus tard, le taux de cotisa- 
tion deviendra uniforn-ie p o u  toute la municipalité. 

Pendant plus de trente ans, les autorités civiles 
d'alors n'ont guère fait polir favoriser l'instruction. 
Comme le calendrier scolaire différait de celui 
d'aujourd'hui, plusieurs parents préféraient garder 
leurs enfants pour aider aux travaux des champs plu- 
t& que de les envoyer à l'école. 

Compte tenu de la rareté pécuniaire à l'époque, 
les  irem mi ères classes n'ont ouvert leurs portes que 
vers 1850. Au fil du iemps, v-u la population grandis- 
sante,  on projette, lors d'une assemblée  des  
cotntnissaires présidée par Pierre Chamberlarid, de 
consbire des écoles, une pozu chaque amondissement. 
Les contribuables d'alors cédaient, pour un prix déri- 
soi.re, un lopin de terre afin d'ériger cette construction 
qui devait ètre sikvie a u  centre du rang. 

L'école était construite en plailches gi-ossières et 
elle n'avait qu'un seul étage surmonté d'un toit poiii tu. 
Un perron de bois de la largeur de la porte d'entrée se 
trouvait a l'avant. Pour les besoins essentiels, une 
latrine était installée dans la cour. Datis la classe, il y 
avait une tribune poiir le bureau de la « maîtresse » et 
des pupitres A deux places pour les élèves. Un grand 
tableau noir et des cartes géographiques ornaient les 
murs ; un poêle à deux ponts, qui servait de systènie 
de chauffage, était plack au centre du mur skparant la 
chambre de la « maîtresse >> de la classe. Une seule 
pièce servait de cuisinette et de chambre à coucher. 

L'école du rang Sni~it-  Pnlrice. On y trouvait un lit,  une pelite table, deux chaises, une 



armoire et une petite tablette sur laquelle reposait l a  
lampe à pétrole. 

. Cerîains documents retrouvés iious permettent de 
constater I'évolurion. En 1924, il y avait dix écoles en 
aclivité. Cliaque école était numérotée. Voyons, rang 
par rang. cette progression. 

Ecule tnodkle No 1 (village) 

Ml1' Marcelline h4arceau (29 el6ves) 
École itisdkle IV 2 (Bois-Franc) rue des grables Sud 

M'Ir Pliilornéne Pelcliar (24 élèves) 

kcole Nu 3 (Hurir SI-Patrice) rue dii Poiji Est 
Ml'' Émilie Samson (45 kléves) 

&cole No 4 (Bas Sr-Patrice) rue dit Pont Est 
Ml1' Léophile Laflamme (30 élèves) 

gcole IV 5 @te-Crrrtzerine) rue Beilmiie Slrd 

Mlle Philomkne Lorigchanips (24 klèves) 
École IV 6 (Sr-Atidrg} rite Bellevire Nord 

Mu' Adèle Labrecque ( 2 5  élèves) 

~ c o i e  ;Va 7 (51-Aimé) 
Mlle Marie-Lucie Buteau (24 élèves) 

École 1V" 8 (SI-Aidgustiw) rue des Érables Nard 
Ml" Amanda Roy ( l O élèves) 

École Nu 9 (Belvèze) 
bl""rné1ia Martel (30 élèves) 

grole M IO (Iberville) 
Ml1' Adéline Rouleau (13 élèves) 

Les présences ri I 'tl.cole Ar" 3. 

Les présences ii 1 'école du village. 



p o r s  d'iiiie assemblée des commissaires tenue 
en 1 86 1, une résolution de la Fabrique stipule que l'on 
doiuie un emplacement pour y consmire une nouvelle 
école. Le  terrain s'étend de l'entrée du cimetière nord 
et se borne par la rue en face de l'église. Comme elle 
n'était pas assez vaste VU le nombre croissant d'élè- 
ves, on décida alors d'en construire une iiouvelle en 
1869. L'ancienne fut vendue pour la somne de L 14- 
16. Cette école desservait en premier lieu les élèves 
mixtes du village de la 1" à la 5%nnée, l'autre p o u  la 
5' a la 9. année. 

Des résolutions furent adoptées pour la régie de 
l'école modèle : 

1.  Que l'on ne recevrait des élèves d'ailleurs que 
sur le choix de M. le curé ; 

2. Que chaque en fant d'un aurre arrondissement ad- 
mis à cette école paierait la rétribution mensuel le 
fixée (trois piastres par année scolaire). 

Quelques filles de Saint-Isidore se sont ajoutées 
pour terminer leur secondaire. Dès la construction du 
couvent, i l  fut dkcidé que les filles y entreraient tandis 
que les garçons poursuivraierit leurs études secondai- 
res dans cette école jusqu'en 1964, année de la 
régonalisation. 

L'école fut donc démolie ; le bureau de poste 
occupe désormais cet emplacement. 

'iltlnî assemblée des contribuables est convoquée 
en 1952 pour sou1neth.e le projet de construction d'lm 
couvent. L'école modèle n'est pliis assez vaste pour 
le nombre croissant d'élèves. Le terrain de la Fabn- 
qiie près de l'église est l'emplacement choisi. La 
construction débute en 1953 ; le contrat est confié à 
Alexis Parent. On obtient un octroi de 4 1 580 S, paya- 
ble en cinq versements, et on emprunte 47 000 $ a 5 % 

pour 15 ails. L'édifice se termine en 1951 ; i l  com- 
prend quatre classes, une résidence et une petite 
chapelle pour les religieuses. 

Vu I'accroissement de la population, on entame 
des discussions pour ajouter une annexe a u  couvent 
qui deviendra l'école centrale. On procède par sou- 
missions. C'est la soumission de M. J. Lavoie qui est 
acceptée le 10 juin poir la somne d'environ 1 64 000 $, 

le coût total avec terrain est de 187 172 $. Les k a -  

vaux se terminent pour la rentrée de septembre 1964. 
Cetle école comprend douze classes ; el le dessert toiis 
les éIèves des rangs regroupés. L'inauguration offi- 
cielle a lieu en septembre sous l'œil attentif de 
nombreux paroissiens. Qiielques années plus tard, 
l'école centrale prendra le nom de l'école le Bac. 

Les besoins grandissant saris cesse, on envisage 
un projet d'agrandissement. Après entente avec les 
autorités, on décide d'ajouter une nouvelle annexe aux 
constructions précédentes en 1984. L'école comprend 
30 classes, un magnifique gymnase, une cafétéria et 

on ajoute des casiers. Les trois anriexes regroupées 
portent le nom de l'école du Bac. 



B e s  démarches sont effectuées en 1953 pour 
faire venir des religieuses. On fait appel B la coinmu- 
n a u t é  d e s  Sceurs d u  Perpétuel-Secours de  
Saint- Damien. 

Des septembre 1954, quatre religieuses s'instal- 
leni dans le nouveau couLent a Saint-Lambert. S a u r  
Marie-Thérèse enseigne n-iix filles de 7' et 9' années. 
S a u r  Sainte-Madeleine enseigne à la 5' et 6' années. 
S ~ u r  Sainte-Jeanne est iriusicienne ; elle donne des 
cours de piano et s'occupe de la chorale de 1964 à 
1983. S a u r  Lucienne Pépin la remplace de 1983 a 

1986. Sœur Julienne Lapointe est directrice de 1970 
à 1990. 11 n'y a pas eu de icligieuses en 1990. Lors 
de leur retour en 199 1 ,  elles ont du preiidre un loge- 
mciit. Sœur Andréa Lacroix est la derniére religieuse 
enseignante ; elle a œuvré durant vingt-quatre ans dans 
une classe de 4' anriee. 

Au grand regret des ~iaroissiens, les dernières re- 
ligieuses nous quiiiaient définitiveinenr en juin 2000. 
Un  bel Iiommage leur fut rendu ; les gens de Saint- 
Larnbert conserveront un souvenir vivace de leur 
passage. Elles ont conlribue grandeineilt à I'kduca- 
tion desjeunes et à la vie liturgique chez nous. 

-- - -. -- 

IJtic. c.la.sse avec iole i.cligieu.~c. 
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a cette époque, les coininissaires d'école avaient 
droit de regard dans le choix du personnel enseignant. 
Pour un oui oii u n  non le professeur pouvait être retiré 
dc l'école. t es  c.oriditions d'engagement étaient sS- 
vères. L'enseignante devait répondre à des critères 
de bonneconduite et avoir une bonne réputation. Elle 
se devait d'être modeste. bonne chrétienne, enfin être 

un modèle de vertu. Dans la petite école ce n'ttait 



' pas le grand luxe coirune aujourd'liui. La « inaî- 
tresse )>, conime on la nommait dans ce temps-la, 
devait accomplir des tâches dificiles. Elle enseignait 
à plusieurs divisions les matières a u  programme, elle 
préparait sa classe, conigeaic tout et préparait les bul- 
let ins mensuels. 

II y avait le gros poêle à deux ponts a chauffer, 
l'eau potable à aller chercher chez le p l u  proclle voi- 
sin, l'entretien de la classe (il n'y avait pas de 
concierge). 11 fallait laver le plancller de bois mou 
avec la grosse brosse dure au rnoins une fois par mois, 
faire le balayage et 1'épo.ussetage journaliers, nettoyer 
tes tableaux qui servaient beaucoup @as de cahiers 
d'exercices ni de photocopieuses). 

Toutes ces ti5ches s'effecii~aient en dehors des 
heures de classe. Pour se rendre à l'école! elle devait 
parfois francliir une grande distance à pied ou demeu- 
rer à l'école d-LI lundi au vendredi. Elle devait aussi 
assurer ilne étroite surveillance tant à I'intérieiir qu'à 
l'extérieur? prendre pari au dîner des élèves les plus 
éloignés. Le travail d'une iristirnirice d'une école de 
rang n'était pas une sinécure et les salaires étaient 
n-iinimes : 100 S à 175 $ par année. En 1924, elle ga- 
gnait 250 $. L'amour di1 travail et le succès des élèves 
lui  procuraient une grande satisfaction. Elle était un 
modèle de courage. 

71,s règlements scolaires d'alors exigeaient lin 
examen devant le bureau central de toutes les matié- 
res exigées du programme d'études. Aprés réussite, 
les Futurs maltres recevaient un brevet d'enseigne- 
inent. Par la suite, le département de l'lnstniction 
piibl ique fixa l'âge a dix-sept ans pour enseigner et la 
formation devair se faire dans un couvent ou un col- 
lège. En 1940, ~ ' E c o ~ e  normale dispensait des cours 
en vue de mieux assurer la formation des maîtres afin 
d'obtenir i in  brevet C, B ou A.  

Aujourd'hui, dix-sept ans de scolarité sont exigés 
dont quatre ans à l'université. 

LA VIS~TE DE L,'INSPECTEUR 
directeur, directrice 

Deux fois par année, l'inspecteur effectue une 
visite aux petites écoles de rangs. Une première a 
lieu à I'autoime dans le but de s'assurer que l'ensei- 
gnante applique le programme de 1'Instniction publique. 
T I  examine atrcntivement le tableau d'emploi du tcmps, 
le journal d'appel et le callier de préparation de classe. 
11 évalue la salubrité des lieux et fait éventuellement 
ses recommandations à t'institutrice au sujet de I'en- 
seignement dispensé. 

Lors de la deuxième visite, il évalue le savoir acquis 
par les éléves et, par conséquent, fait l'évaluation de 
l'enseignante, de sa pédagogie, de la discipline au sein 
de la classe. 11 rkdige alors un compte-rendu dans un 
cahier réservé à cet effet placé dans le grand tiroir du 
pupitre. II remet quelques volurnes aiLu Clèves les plus 
méritants et accorde souvent une journée de congé. 
Chaque année, le départemeil t de I'Instnictioi~ pub1 i- 
que décerne à chaque paroisse une prime de vingt 
dollars à l'institutrice jugée la plus méritante, selon les 
recommandations de l'inspecteur. Coinme les salai- 
res sont déraisonnables, l'heureuse élue accueille cet 
honneur avec gratitude. 

Poêle <i c i e l ~ ~  ponts. 



Les inspecteurs q u i  se sont succédé dans 
notre paroisse sont  : 

J.E. Gosselin (1 924- 1953) ; 
Robert Prémont ( 1953 - 1962) ; 
Julien Boisclair (1962-l964), ail secondaire ; 
Roger Grilnard (1 962- 19641, au piilnaire. 

Avec la centralisation, les inspecteurs cessent 
d'effectuer des visites. Cette tâche revient désor- 
mais au directeur ou a la directrice de chaque école 
qui  est chargé de superviser Ic travail fourni par les 
enseignants, de favoriser l'ambiance dans l'école, de 
\leiller à la discipline et de maintenir le respect entre 
enseignants et élèves. 

Les directeurs et les directrices qui  ont 
occupé ce poste sont : 

Sœur Tliérèse de l'Eucharistie 
S a u r  Saini-Jean de Brébeuf 
Sceur Justine Filteau 
Sœur Julienne Lapointe 
Pierre B l oi1di.n 
Denise Dubois 
h'icole Nadeau 
Pierre Sévigny 
Robefi Samson 

Bes discussions s'ainorcent pour un projet de 
regroupement en 1965. Le 15 janvier un accord est 
passi entre différentes commissions scolaires au su- 

jet de l'école régionale. Le 6 décembre 1966, 
M. Sauvageau infonne les coinmissaires que le mi- 
nistère de l'Éducation a accepté les plans pour la 
construction d'uiie école polyvalente à Charny. Cette 
école sera en activiti dès septembre 1968 et portera le 
nom dei< 1'Esle >). Elle recevra Ics étudianis des muni- 
cipalités avoisinantes : Charny, Breakeyville, Saint- 
Roinuald, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas 
et Saint-Lambert. 

Aprks qiielques années de fusion, les autorités ont 
décidé de se pencher sur les problèmes occasionnés 
par le trop grand nombre d'étudiants. Afin de conher 
le décrochage scolaire et de faciliter l'intégration des 
jeunes qiii entraient au secondaire, il fut décidé qu'on 
procéderait a la constnictioii d'iinc nouvel le école i 
Saint-Romiiald. Comme le preniier cycle du secon- 
daire a besoin de plus d'encadrement, les écoles 
l'Aubier et l'Envol desservent cette clientèle. Selon 
les disirs des parents, quelques élèves se dirigent vers 
des écoles privées, coinme le Juvénat Saint-Romuald 
par exernple. 

De nos jours, I'instniction est obligatoire pour 
eui lrer  dans presque tous les domaines : un secon- 
daire V est exigé. Pour les études supérieures, celles 
et ceux qui dksirent poursuivre leurs cours en v u e  
d'acquérirune technique se dirigent vers les cégeps. 

Si cerîains veulent se perfectionner davantage, les 
universités leur ouvrent les portes. 

X e  comité d'école est unc association de pa- 

rents-maîtres. Pour que l'école réussisse parfaitement 
a évoluer, i l  est primordial d'avoir la collaboration des 
parents. Une telle opération permet d'atlirer les pa- 
rents, de les intéresser et d'alléger par le fait même la 
tâclie des professeurs. Le premier comité d'école a 
été mis sur pied en 1972. Sceur Julienne Lapojnte cn 
&tait la direchice. 
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Les mkthodes d'enseignement changent et les de rendre plus profitable cette orientation: En 1998, . 
parents doivent se mettre à jour pour aider les jeunes les nouveaux dirigeants optent pour le nom « conseil 
à progresser avec les nouveaux programmes. Beau- d'établissement ». 
coup d'enseignants s'iiiterrogen t sur le nouveau 
programme-cadre de fiançais. Les grands principes LA CLASSE DE ~vIATERNELLE 
établis par le Ministère sont : le savoir-parler, le sa- 
voir-écouter, le savoir-lire et le savoir-ecrirc. Pour y 
parvenir, chaque école doit difinir sa méthode et ses 
objectifs. Des journées d'étude sont mises en place 
par la commission scolaire où des conseillers pédago- 
giques donnent des cours de perfectioiuiemen t aux 

éducateurs dans diverses matières. Des budgets sont 
alloués en vue d'embaucher des spécialistes pour en- 
seigner cerîaines mazières. 

Aux rdiinions du comité d'école, on traite de su- 
jets divers qui font l'objet de discussioiis : le transport 
scolaire, la sécurité routière, les visites éducatives, les 
règlements, le bulletin, le livrevert sur l'éducation, l'en- 
seignement de l'anglais, les classes à divisions multiples, 
la bibliothéque, le temps alloué aux spécialistes, l'amé- 
nagernent de la cour, l'aide bénévole des parents, etc. 

En 1990, cet organisme porte le nom de conseil 
d'orientation. Des inodifications sont apportées afin 

Baur favoriser I'iiitégration des jeunes en rni- 
lieu scolaire, on projene l'oiivercure d'une classe de. 
maternelle pour septembre 1968. Le programme 
s'adresse aux jeunes de cinq ans révolus au 30 sep- 
tembre. L' institutrice est Lisette Croteau et elle semble 
fort heureuse d'accueillir sa jeune clientèle. Vu que 
le nombre d'élèves augmente, on se doit d'ouvrir une 
seconde classe l'année suivante. 

Depuis septeinbre 1999, une loi est votée autori- 
sant les enfants à $tre admis à tcinps plein à la 
maremelle. Notre école compte actuellement trois 
classes de ce niveau. 

L'école des puces est une organisation qui ac- 
cueille les enfants de 3 et 4 ans. Elle existe depuis 

seize ans. Elle ofee des ateljers divers en vue de 
préparer les jeunes au passage à la maternelle. 

-- - -  .-.A- - -- - - 

Utie classe de I ~ I  arei.i?elle avec Corine klaldaque. 



~ d i r h  Poiré An~le-Mor ir  Nadeail 

ACTMTES SOCIOCULTURELLES 

bibliothèque, gymnase, ordinateur 

'autres options se sont greffées au fil des ans. 
Dès l'ouverture de l'école centrale, on instaure une 
bibl iothèque afin de permettre aux jeunes d'élargir leur 
éventail de connaissances par la Iccii~re. Sœur Marie- 
Anna Langlois, Ann Amderson et Lise Néron nous ont 
fait bénéficier de leur aide. 

Depuis 1988, Édith Poirk auvre avec brio dans 
ce domaine avec la collaboration de plusieurs interve- 
nantes bénévoles. Les débuts furent inodestes mais 
chaque année, le iiombre de volumes augmente. 
Aujourd'hui, la bi bliothéque est vaste ; elle répond aux 
besoins des jeunes en s'adaptant aux changements 
perpktuels. Elle est informatisée depuis 200 1. 

Ces femmes de cœur et d'action, très impliquées 
et à l'avant-garde de tout ce qui se fait en matière 
d'éducation, ont contribué a faire aimer la lecture tout 
en favorisant l'epanouisscment chez nos jeunes. 

Dès I'ouverhm de l'école centrale, les cours de 
gymnastique étaient dispensés dans le sous-sol, mais 
lors de la rénovation, on y annexa un gymnase doté 
d'agrès modernes. Ce lieu est fréquenté par des pa- 
roissiens qui veulent maintenir ou retrouver leur forme. 
Les éleves profitent allègrement de  ces vastes locaux 
et c'est avec une joie renouvelée qu'ils se rendent a 
leurs coiirs. 

L'ère de la tecl~nologie moden~e a suscité beau- 
coup d'iiitérêt dans notre école. Plusieurs classes sont 
dotées d'ordinateurs où professeurs et bénévoles en- 
seignent aux étudiants les rudiments de I ' in.fomatique. 
Merci à Anne-Marie Nadeau pour son grand dévoue- 

ment dais ce domaine. Notre reconnaissance va aiissi 
a Albertine Bilodeau qui, secondée de nombreuses 
bénévoles, conrribue à faire de l'école du Bac un [ni- 
lieu d'éducation oU il fait bon vivre. 

our assurer le bon Fonctionnement de I 'école 
et son adminish-ation, i l  fut décidé qu'on engagerait 
une secrétaire. 

Les secrétaires qui  ont occupé ce poste sont : 

Sœur Rita Poulin 1969- 1970 

Sœur Marie-Anna Langlois 1971-1975 

Sœur Gemma Desrocbers 1 978- 1979 

Linda Boutin 1 979- 1983 

Nicole Hébert 1983-2002 

P a  première cafétéiia existe depuis la ceiitrali- 
sat.ion en 1964. Elle est située dans le soiis-sol de 
I'école. Les élèves apportent leur dîner. Quelques 
atmées plus tard, on décide d'engager d u  personnel 
pour offnr aux écoliers qui le desirerit un repas chaud 
et équilibré, le tout offert àprix modique. 

Les tenanciers furent tour a tour : Gaétane Du- 
mont, Gisèle Bolduc et Claude Mercier : une firme de 
traiteurs en est actuellement responsable. 



- 

Fi.éd4i.i~ Gagn on 

$,ni le règne où les professeiirs devaient procé- 
der au ménage et à l'entretien des lieux. Dès 
l'ouverhire du couvent, les autorités d'alors décident 
d'engager un concierge pour maintenir l'ordre et la 
propreté. Plusieurs se sont spécialisés dans ce doniaine : 

M. et h4" Joseph Thcmen 1964-1965 

M. ct Mn" Lucien Guay 1966- 1367 
M. et Mn" OnCsime Nadeau 1968-1 969 
Micliel Couhire 1970- 1989 

Jean-Guy Boucher 1984- 1994 
Frédéric Gagnon . 1994-2001 

Depuis 1 994, la conciergerie est allouée par contrat. 

LE SYNDICAT 

c o m m e  les conditions de iravail et les salaires 
étaient négligeables à l'ipoque, une grande dame, 
Laure Gaudreault, décida d'implanter un syndicat. Un 
groupe de professeurs se rallia à sa cause. E~iseinble, 
ils menèrent une liilte acharnée et active pour qiie la 
syndicalisation des enseignants s'instaure. Des collo- 
ques, des congrès, des grèves, des manifestations et 
de longues négociations Furcnt des occasions qui invi- 
taient les enseignants à un engagement utile pour 
l'amélioration des droits si dificileinent acquis. Après 
vingt ans de l~ine continue, le syndicat des institutrices 
et des instituteurs du district no 55 fut enfin reconnu 
en 1966. Le travail des eriseignants est mieux remu- 
neré qii'autrefois et leurs droits sont enfin reconnus. 

en 1962, l'école no 8 dut fcmcr ses portes à 
cause du nombre restreint d'élèves. Ils furerit trans- 
portés au couvent. Depuis septembre 1964, plusieurs 
autobus jaunes sillonnent rios routes. I l s  assurent le 
transport des élèves dcs rangs vers l'école centrale. 
En 1969, vu la régionalisation, il fallut songer a organi- 
ser un transport pour favoriser l'accessibi l i  tS à tous 
les élèves du secondaire a Cliarny. La responsabilité 
du transport fut confiée à Charles-Auguste Parent. 

Aprks qiielques années de service, ce dernier ven- 
dit sa flone d'autobus à Serge Gingras (La Québécoise) 
qui, encore de nosjours, assure ce transport avec des 
chauffeurs expérimentés. 

Plusieurs jeunes s'adaptent difficilement au trans- 
port en commun. Les chauffeurs se doiveni 
d'instaurer une disciplilie assez sé\/ère, et parfois cela 
cause certaines frictions. Avec le temps, du tact et de 
la patience, le tout s'améliore et se régularise. Le rôle 
de chauffeu~ d'autobiis est ardu ; ces derniers méri- 
tent notre respect et notre admiration. 

- - -. - . -  

A 1lict.r Uroitiri, premier ( j . c i i i .~~~oi~rc i i )~  .scolriire. 
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- F ~ N  DL LA COMMISSION SCOLAIRE 

DE SAINT-LAMBERT 

a v e c  195 1, la commission scolaire vivait sa dei- 
nière année d'exisience. La loi décririe par le 
gouvernement visait a fusionner plusieurs commissions 
scolaires locales en une seule. Pour franchir cette 
étape sans trop de heurts, il fallait fonner un conseil 
provisoire qui  verrait i l'implantation de cette nouvelle 
commission. 

À Saint-Lambert, Giséle B. Buteau fùt chargée 
de représenter notre paroisse. La derniere réunion 

des membres eut lieu en 1972. Tous les effectifs ct 
' 

les passifs furent transfkrCs à la commission scolaire 
<< Régionale de Tilly >> lors de la dissoliition. Saint- 
Lambei-t-de-Lauzon a fait partie de la commission 
scolaire de « Chaudière-Etcliemin >> puis le nom fut 
changé en cornmission scolaire << les Chutes-de-la- 
Chaudière ». Actuellement, nous appartenons à la 
cornmission scolaire << Les Navigateurs ». 

Citons les nonis de quelques personiles qui ont 
occupé le posre de commissaire : Édi th Gosselin, Yvon 
Lacroix, Ginette Beaulieu, etc. 

COA4M15510N SCOLAIRE DES 

NAVIGATEURS 

T'enseignement est une vocation. Pour aeuwer Maxence Boutin; Marie-jeanne Turgeon, Lucienne 

dans ce domaine, il est priinordial d'aimer les enfants, Turgeon, Cécile Morin, Anna Laflamme, Marie Roy, 

de les accepter tels qu'ils sont, de  les faire progres- Marie Breton, Aline Nadeau, Ali~erilise Buteau, lrene 

ser, de les aider à avancer dans la vie en leur faisant Rouleau, Yvonne Nadeau, Alice Blancliet, Marie 

découvrir le boii, le bien et le beau. Nadeau, Amande Routhiei; Blandine Dumont, The- 
rese Lavemi, Annandine Routhier, Marie-Jeanne 

À voiis, chers enseignants et enseignantes de Routhie~, Cécile Nadeau, Yvette Morin, Alexandrine 
Saint-La~nbert, toute notre gralitude et ilotre adinira- 

Bélanger, Rosa Boiitin, Marie-Blanche Carrier, Jeanne- 
tion pour le travail accompli. Que le feu sacré et 

d'Arc Lecours, Juliette Aubert, Germaine Carrier, Wne 
l'intuition qui vous ont animés rejaillissent sw les ge- Plante, Sirnone Canier, Diane Bernarà, Marguerite Car- 
nérations futures. Pour toutes ces années consacrées 

rier, Annette Morin, Jeani~e-d'Arc Dumont, Gisèle Morin, 
à l'éclosion di] savoir, nous vous rendons un vibrant 

Pmdentienne Carrier, Mcuie-Reine Dumont, Yvette Ta- 
hommage. Votre passage parmi nous restera Inar- 

dif. Lucienne Buteaii. Anne-Marie Lavallée. Louise 
quant. 

11 nous est iinpossi ble de retrouver le nom de tou- 
tes celles qui  ont prodigue leur enseignement à 
Saint-Lambert. Nous vous faisons pan de celles qui 
y ont résidé et qiii y résiderit de nos jours : 

Geneviève Gagné, Obéline Brochu, Anastas ie 
Foriier, Érnilia Breton, Odélie Rouleau, Geneviève Fon- 
taine, Obéline Fontaine, Lwphile iaBamne, Philornhe 
Longchamps, Adéle Labrecque, Marie-Lucie Buteaii, 
Amanda Roy. Adéline Rouleau, Domitilde Routin, 

Nadeau, Louisette Lemieiuc, Yolande Bilodeau, Anita 
Roy, Jeannette Boutin, Dorothée BouKard, 3uliette 
Bédard, Thérèse Roy, Louisa Couture, Rosita Lemay, 
Rose-Anna Lachance, Annette Drouin, Thérèse 
Lacasse, Georgiana Morin. Jocelyne L. Boivin, C e -  
line Rouleau, Aline Lehous, Nicole Pelcliat, Carrneti 
Gosselin, Nicole Dupont, Hugueite Carrier, Janetîe 
Rédard, Thérèse Boivin, Albertine Bilodeau, Anne- 
Marie Nadeau, Yvette Gagié, Lorraine Morin, Giséle 
Routhier, Nicole Cliclie. 



', 
NOUS nous  excusons si nous avons omis des noms. 

Nos excuses s'adressent aussi aux enseignantes de l'extérieur qiii ne furent pas nommées. 

-. . , . , - - - -  , -.A.u 

Les e~iseignairts E I  10 dii.ection. 
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a o u v e a i i x  rtsidanrs depuis septembre 2002. 
mais en affaires depuis juin 2000, nous soituiies fiers 
de faire partie de Saint-Lambert. Je suis le fils de 
Rosaire Labrecque (1  927) et de Pauline Couture. 
Nancy est la fille de Roland Breton (1925) et de 
Tliérèse Bcrthiaume ( 1926). Nous sotntnes tous deux 
natifs de Saint-Bernard. 

Avec notre bagage d'expkriences. nous avons 
acquis la pépiniere A.rboverî inc. Nous a\loiis une 
entreprise en pleine croissance qui offre au-dela de 
1 50 variétés d'arbres. Nous avons des arbres en pois 
de petits calibres et des arbres en paniers de broche 
de gros calibres. Nous servons les villes, les 
municipalités et les paysagistes avec.des prixde gros, 
et vous, chers clients, avec des prix de détail. Vous 

servir est un plaisir datis ce magnifique paradls des 
arbres qu'est le notre. <( Doni-ions plus de souftle a 
notre belle p1aiiCte : plantons des arbres ! >> 

Nous avons deux beaux garçons : Mike, 13 ails, né 
le 16 septembre 1989, et Billy, 12 ans, nk le  1 1 jan\!ier 
1991. Daniel a iinc mapifiqueémblièi~c de 1.5 000 en- 

tailles à Saint-Jacques de Leeds, érablière qu' il possède 
avec son frère, Marco. La cabane a sucre est notre 

chalet quatre saisons pour nos inomen ts de loisirs. Nous 
sommes des adeptes de la nature. Nous pratiquons 
la chasse et la pêche durant nos heures de détente. 

Nous disons tnerci au Dieu de l'univers de toiijours 
vei I ler sur nous ! 

Bon 1 50e et bienvenue cliez nous ! 



Te suis résidante de Sainr-Lambert depuis 1968. Après 
avoir travaille d rnaints endroits et fait beaucoup debénévo- 
lat ail  sein de la conununauté, en 1996, j 'ai choisi la voie du travail 
autonome. À la suite de celte décision, j'ai acheté. un bar laitier 
roulant, ayant comme spécialité la crème glacée molle fourrée au 
sucre d'érable. Je me rends dans les festivals el lesexposi fions 
pour mettre en marché nion produit qui est très apprécié. 
En octobre 1996, j 'ai  fait 1'acquisitiondemondépanneur (< Ac- 
commodation 1 1 17 ,>, sur la rue du Pont. J'ai quelques employés 
à mon scrvjce et je partage mon travail avec mes deux fils, Mike 
et Jirnmy. 

Je suis très fière de faire partie de certe belle municipalité 
qu'est Saint-Lambert. Bon succès pour le 150: anniversaire ! 
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La bâtis.re en 1991. 

Te Centre de l'auto Saint-Larnberi a été cons- 
truit en 1980 et exploi té pendant quatre ans par Jacques 
Guillemette. En 1984, il a été acquis par Liliane 
Laliberté et Christian Lemay. Christian s'occupair de 
l'atelier mécanique et Liliane, des pikces et de la comp- 
tabilité. 

Après quelques années, l'espace commençait r3. 
manquer. Au printemps 1990, noiis déménageons dans 
de nouveaux locaux d'une superficie de 6500 pieds 
carres. A ce moment, nous exploitons un atelier de 
mécanique gétiérale ainsi qu'un magasin de pièces 
d'autos associe à la bannière Carquest. 

En janvier 1998, une expérience va changer I'ave- 
nir de l'entreprise : Christian effectue sa première 
transforination d'un véhicule pour son ami, Jean Côté, 
qui est handicapé. Tl s'agit d'une bansformation ma- 
jeure jamais effectuée auparavant. Clinstian découvre 
alors une nouvelle passion dans l'adaptation de véhi- 
cules pour personne handicapée. L'entreprise 
combinera ces deux types d'opérations, soit I'adapta- 
tion et la mécanique, pendant quatre ans. 

Pendant ce temps, Cliristian inilove dans le do- 
maine de l'adaptation automobile. Par exemple, il crée 
un siège pivotalit qui s'abaisse à l'extérieur d u  véhi- 
cule. I I  s'assure ainsi d'une solide réputation dans le 
domaine. C'est pourquoi, au printemps 2002, la de- 
maride en adaptation est telle que nous devons prendre 
la décision de fermer la section mécanique et les piè- 
ces pour concentrer nos bnergies dans notre nouvelle 
speciali te. 

En 2003, I'eritreprise compte huit employés. Nos 
activités sont très variées, ce qui rend ce travail si 
intéressail t .  

fi. 

a. 

- - 

Lu bnr isse en 1980. 
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Tous se souviennent du fanieux Supcr drag de  
motoneiges sur pelouse » quc nous organisions en août, 
de 1 99 1 à 1999, et qui attirait des centaines de specta- 

i l 
tcurs et des participants de panout au Québec. Depuis 
deux ans, nous orgaiiisons lin tournoi de golf, La clas- 

I l 
sique du Rivage, pour hatemiser entre amis. 

l i 
1 

Aujourd'liui, le club s'occiipe d'eriviron40 kin de 
i, 

7 
Premier relais '1 sentiers baljsés avec sigtialisation. Ces sentiers h- 

I rent constarnment améliorés au cours des annkes. - 
Nous avons dû bûcher, essoucher à l'aidc d'une pelle 
liydraulique et construire des ponts afin de pouvoir 

T e  CI"' de mo~o/q 
Rivage St-Lambcrt inc. a MOTO NE~CES 

fait ses débuts en DU RIVAGE. ,, .,.,., 
1988. En effet, quel- 
ques motoneigistes passionnés ont décidé de se prendre 
en main lors d'une réunion tenue le I O  octobre 1988. 
Ils fjrent I'acquisition d'un ancien camp de bijcherons 
pour le t.ransformer en relais. 

Le premier coriseil d'administration était fornié 
des personnes suivantes : Laurent Poirier, Réjean 
Wéaurne, Langis Lali berté, Claude Larochelle, Louis 
~inond, Daniel Fortier, Daniel Duval, ainsi que 
Jocelyne Couturc comme secrétaire. À sa p~ernière 
saison, le club comptait 57 membres. Les débuts ne 
furent pas faciles ; les directeurs ont d û  prêter de 
l'argent au club et emprunter des panneaux de signa- 
lisation à un club voisin. 

Le relais actuel f i i t  construit eii 1 990 et de nom- 
breuses améliorations fiirent apportées au f i l  des ans 
en 1993, installation de l'électricité ; en 1994, cons- 
mction d'une remise ; en 1 998, creusage d'un puits ; 
en 1999, ajout d'un autre bitiment pour les installa- 
tions sanitaires. 

.----y: -- , - 
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ouvrir les sentiers avec de plus petites quantités de 
neige qiie par le passé. Toutes ces r~alisations 
n'auraient jamais été possibles sans la participation de 
no~nbreux bénévoles, des conimanditaires. ainsi que 
des propriétaires qui cèdent les droits de passage sur 
leurs terrains. 

La motoneige a beaucoiip évolué depuis 15 ans : 
poignées et pouces cliauffant.~, inarche-arrière, mo- 
teurs €FI, rnotoiieiges deux places, ~noteurs a quatre 
tenips, etc. Aujourd'hui, le club compte plus de 
150 membres. Nous espérons que le Club de 
motoneiges du Rivage St-Lambert inc. continuera sa 
progression ainsi que sa participation aux joies de 
I'liiver pour les résidants de Saint-Lambert. 

Les inembres de la direction souhaitent a tous un 
joyeux 1 5 0  aniiiversaire. 



f l o i ,  Ghislaine Gagné, je veux vous faire part 
de inon évolution au iiiveau commercial. Dès I'àge 
de 1 6 ans, je travaille conune commis cllez J.D. Ferland 
a Saint-Elzéar En 1965- 1966, je quitte la Beauce pour 
aller travailler coinme caissiàe à Cliarny. En 1969, je 
loue le Gaz Bar Esso appartenant a Lucien Bouffard. 
Pas facile pour une femme d'entrer dans un travail 
réservé aux hommes. En septembre 1970, j'ackèie le 
casse-croute 1 'Ami du Passant, qui appartenait 1 
Gonzague Morin. En 1976, je deviens propriétaire du 
coin 1 144, rue Bellevue. 

Comme l'ambition est très présente, en 1980, avec 
l'aide de mon conjoint Artliur Lemay. nous dkn~olissons 
tout et  11ous construisons le Coin du Passant, 
Alimentation Gaz Bar, restaurarit et terrasse. En 1 985, 
je prends en charge, seule, tout ce commerce. Au 
monient de la vente en avril 1988, j'etnploie environ 
de 18 a 70 personnes, 

En 1 990, finies les vacances ! Avec mon tiouveaii 
conjoint, Denis Huard (décédé le 25 mai 2002), nous 
achetons la maison située a u  1145, rue Bellevue, 
ancienne maison de Lucien Gobeil, pour en faire un 
centre de thérapie pour alcooliques et toxicomanes. 
Comme la vie a ses surprises, je ine retrouve seule en 
1996 pourcoiitinuer cette mission jusqu'en 2000. 

A l'été 2002, comme rien ne m'arrête ,  je 
transforme la maison et j'y fais trois beaux logements. 
Un gros merci à Luc Levesque, mon aini de m u r ,  
pour 1 'aide apportée à ce projet. 11 est devenu mon 
compagnon de vie. 

Je profite de l'occasion pour remercier touie ma 
clientèle, n~es employés, et surtout mes enfants pour 
leur aide et leur disponibilité, pour les heiues de travail 
qu'ils ont données a u  cominerce et pour avoir 
partagé leur matnan durant leur enfance. 

Ghislaine Gagné (Mère Nature) 

- 
Lc> r . r ~ . ~ . r t ~ - r . i . c ) r i t ~  1'-l i ~ i i  dii P~~.rsut ir .  

Le Coiir dit Prï.s.~n,it, d/inic!nrrrriot, Gaz Rut: 



< . - . *  

g u l t i v a  Fleurs Pageau est une entrepise fami- 
liale qui a E t é  ses 25 ans d'existeiice en 2002. Les 
propriétaires : Benolt né le 30 octobre 1947 a - -- - - . .- . . . . - - . . 

Charlesbourg ; et brrauie, née le lffjuiUet 1948 à Saint- 
Pampliile ; ont commencé a  cultive^ les fleurs sur une 
terre qii'ils avaient louée a Saint-Jean-Chrysostome. 

C'est cinq ans plus tard, soit en 1982, alors que le 
rêve de produire est devenu une réalité quotidienne et 
que le défi d'entreprise grandit de plus en plus, que 
Benoît et Lorrainechoisissent de s'étabiirà Sain~Lambert. 

Pour Benolt, avec son bagage d'expérience et sa 
qualité de visionnaire, la tem située au 15 16, rue du 
Pont, représente un excellent choix. Qualifié en grande 
partie de << loarn-sableux )>, ce type de sol est idéal 
pour la production de fleurs coupées. En plus, la terre 
en entier contient trois types de sol di fferent, ce qui 
procure la possibilité d'expérimenter un nombxe de 
variétés différentes, presque infini. 

Pour Lorraine, entrepreneure et visionnaire aussi, 
la proximité de l'autoroute 73, du pont Pierre-Laporte 
ainsi que des grands centres, ou sont situés les mnr- 
chés publics, constitue un atout de taille. 

Armes d'amour et de complicité, de détermiiia- 
tion et de courage, Benoît et Lorraine ne. se donnent 
auicune autre alternative que celle de réussir leiir pro- 
jet de famille et d'entreprise. 

Déjà 20 ans se sont écoulés et aiijourd'hui, I'en- 
trcprise a bien grandi. La terre de 160 acres a w 
pousser un importai-it complexe de serre totalisant iine 
superficie de 50 O00 pieds carrés, un bàtimcnt ayant 
subi plusieurs raccordements, deux étangs pour I'im- 

- ->--- -- ---- 

plaiitation d'uti système d'iirigation et deux maisons 
familiales ... Parce que la famille a bien grandi aussi ... 

La fiené de Benolt et de Lorraine : leurs deux 
filles : Hélène, 3 1 ans, et Katie, 29 ans, qui ont toutes 
les deux à cœur de poursiiivre la mission d'entreprise, 
celle de produire les plus belles fleurs du monde et des 
envuons ! 

Leur biit a chacune, vivre de la concrétisation du 
rive de leurs parents tout eii poursiiivant le leur, celui 
de développer encore et encore afin d'explorer de 
nouveaux horizons et de transmettre à leurs enfants 
les valeurs et le rêve dont elles ont hérité. 

Hélène Pageau - 29 juin 1971 

Jocelyn Gagnon - 13 aoilt 197 1 
Laurie-Anne Gagnon - 2juillet 1996 
Naomie Gagnon - 7 décembre 1997 

(décédke a la naissance) 

Esteban Gagnon - 1 1  aoùt 1999 
Katie Pageau - 13 décembre 1973 

Sylvain Potvin -26 avril 1973 

Jncelyn Gagnon (&poux d'iiélelie) avec Lsîeban datis 

/,ire nir ienne.  ses brus : (j I'e-vrrëme dl-oire, Lnirrie-Atiiie. 



fondée en 1990 par Égide ~atier,  la mrnpgnie E. 
Fort Portes et Fenêtres inc., entrepreneur général, 
détient une licence de la Régie du bâtiment et de 
22 sous-catégories aiitorisées. Elle est spécialisée en 
portes et fenètres, revétemeiit extérieur, patios et 
rénovation intérieure. 

La compagnie exploite un marché régional et 
provincial. Elle embauche de la main-d'mm ouvrière 
et une adjointe administrative, Johanne Morin, à son 
bureau du 140, rue Cartier. E. Fort Portes et Fenêtres 
inc. est distributrice autorisée des produits Donat 
Flamand, des portes Précision et du revêternent 
Résidentiel. La compagnie se distingue par la qualité 
de ses produits et de son installation. 

Égide remercie sa fidéle clientèle de Saint-Lambert 
et offre ses meilleurs vœux de succès a toute 
l'organisation des fètes du 150". 

e.fort portesetfenet re@videotron.ca 



T e  25 juin 1972: Robcn L'Heureux s'est établi au notajre Robert L'I-Ieureus pour former l'étude des 
à Saint-Lambert-de-Lauzon comme notaire. En ef- notaires L'Heureux, Lessard et Bolduc. 
fet, Mc L'Heureux, ayant fait son cours classique au Aujourd'liui encore, ces mêmes notaires ceuvrent 
Séminaire de Sailli-Georges de Beauce, eut comme ,, sein de I'éhde, en ,,lus des notaireç Mario Berge- 
supérieur l'abbé Eugène Garant qui fut curé de Saint- ,,, ,t Jul ie  St-Piene. 
Lambert pendant. plusieurs années. C'est en effet L'éhidc de notaires, qui compte maintenant 14 em- 
sous la recon-imandation de ce derniex que bF L'Heu- ployés, a ouvert des succursales a Saint-Bernard, a 
reux s'installa comme premier notaire résident dans Saint-Gilles, ii Saint-Patrice-de-Beaurivage, à Saint- 
la paroisse et pratiqua le notariat eii solo jusqu'en juillet Sylvestre, et par le biais de la médiation hmiliale, à 
1979. À cme date, les notaires Guy Lessard et Alaiii Sainte-Maric-de-Beauce et à 
Bolduc, alors fraîchement assermentés, se joignirent Beauce. 

Ir" r a i i g r ; ~  . Adc Robei.~ L 'Heureux, no~uire ; mi ch clin^ Michaud, m~diatr~ce~faini l in te  acci.kdiri.c : 
rlnick Culniré, s e c r ~ ~ u i r e  e f  A,? Jlrlie SI-Pierre, iiotuire ; ? rai~géc  . filariine Borichai.d, se~i~eraii .e  ; 
.bI'AIniii Bulditc. no1aii.e : lsnhelle Boily. seo.é~aii.tl : ;LF' iMui.io Bei-grroti. iioiaiiv : 1Llur~i/~e Boidtuid, 
seci.étaii.e : rlP Gzq* Lessnrd, i m f n i i . ~  : Estelle Coitrlii.~. src.i.~;inire ; Julie Lubonle. s rc~~é tu i i~e  ; Lindn 
Gigrrère e t  Lticie Couër, secvérniiv 



\ i 
-- < - -??:A -_-- > en juin 1963, Euclide Lefebwe ef Madeleine Ga- 

-- --- 
- - - - - -y-* 
r gne viennent s'établir au 1669, rang Saint-Patrice a - 

Saint- Lambert-de-Lauzon. Euclide, mécanicien de 
mbier, fait I 'acqiiisi rion de la ferme autrefois propriété b 

1 
de Xavier Gosselin, espémnt y ouvrir un garage, mais k 

les plans changent alors que son père et son beau- 1 
père lui font cadeau de 4 a 5 vaches et d'environ II ri 

- 

10 cocl~ons pour démarrer un élevage. Et c'est ainsi La vleillc feritie LW 1 972 

que l'entreprise a débute. --_ n__ .____- .. 

Euclide et Madeleine montent alors uri élevage 
laitier. Eii 1973, Euclide bâtit une porcherie pour en- 
graisser des porcs a forfait jusqu'en 1979 où i l  érige le 
bacilnent de matemit&. En 1983, bladeleine et Euclide 
s'associent avec leurs deiix fils ainés. Nelson et Do- 1 

't 
nald.  L'entreprise fatniliale porte1 a alors la 1 
dknomination de ferme E. Lefebvre et fils. Finale- 
ment, en avril 1988, Donald et Alain, le fils cadet, font 
I'acquisrtion de la feime qui porte1-a dorénavant Ic nom - - i - Y 

de Fenne Aldo inc. 

i l s  délaissent alors la prodiiction laitière, pour se 
concentrer sur la production porcine, avec comme \fi- 
sion d'assurer l'avenir de deux familles. L'enirel>rise 
progresse si bien qu'en 1990, Nelson intègre les rangs 
pour coordoniier les opérations de transport er 1 'alimen- 
tation des animaux par la préparation des moulées à la 
ferine. 

Le matin du 20 mars 1996, un sinistre s'abat sur 
la fenne. Le bàtiment de maternité qui  avait été ré- 
nov6 en grande partie est la proie des flammes. Les 
pertes en animaux et en équipements sont énormes, 
mais heureusernei~t persoiine ii'est blessé. Toute la 

La ferme E. L~febvi.e ei fils en 1985). 

fainille et les quelques employés qui travaillent à la Le siiivi et la gestion de toiit le troupeau soiit as- 
ferme a l'époque ainsi que bien des bénévoles inet- surés par Alain, cncore plus particulièrement ence qui 
tent la main a la pâte, si bien qu'en octobre 1996, la a trait au sectew- maternité. La gestion administrative et 
maternité reprend ses activités. le développen-ia~t sont soiis la responsabilité de Do- 

AU fi1 des années, Ferme ~ l d o  inc. s'est sans cesse nald, et Nelson assure toujours le bon rouletnent des 

,modernisée ; elle a çu développer une grande exper- opérations de transport et d'alimentation des animaux. 
tise et de multiples technjques d'élevage de fine pointe, Bien que depuis 1988, Euclide ait ckdé la place à 
dont l'alimentation du troupeau complètement infor- la relève, i l  n'en demeure pas moins très actif et, de- 
matisée et la production en sites multiples (matemite, puis 1998, i l  se consacre presqu'entièrement i 
pouponnière, engraissement). l'entretien de la machinerie agricole et de la machine- 

Aujoiird'hui, Fcme Aldo a a p d i  sa famille ; elle rie lourde datis son garage, comme i l  y dvait dkja jadis 
peut en effet compter sur la prkcieuse col laboration de en 1 963.. . 
dix-huit employés a temps complet et trois à temps par- Merci au comité organisateur des fêtes et lieu- 
tiel qui contribuent au succès de l'entreprise. reux 150' anniversaire à tous les citoyens de 

Saint-Lambert ! 



- --- - = - .  - - TF. --y 
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fite aérienne de 
et des bdtisses 

Le 30 septembre 196 1, Benoît prend possession 
de la fernie familiale. Tout cornience en 1966, lorsque 
le jeune couple qu'il fome avec Yolande abandonne 
l'industrie laitière pour se consacrer exclusiveinent à 
la culture de la poiwne de terre. Cette mCme an&, ils 
négocient le premier contrat avec la compagnie Dulac 
inc., fabricant de croiistilles de Sainte-Marie. De 
2000 poclies de 100 livres vendues au champ à 1,25 $ 

la poche en 1 966, leur production atteindra 20 000 sacs 
en 1985. Très vite, ils doivent investir dans de la ma- 
cliinerie pliis moderne, agrandir et construire de 
nouveaux entrepôts, afin de répondre aux exigences 
et a l'évolution rapide des marchés, bès favorables a 

celte époque. 

Et1 availl. le jerine Martin Bisso~a ; à griliche, André 
LProi,riieu~~ ; penche en uri.ièl-e de l i t i ,  Chrrrles 
Couture ; t.11 fnce de ce dernier- : Berioi~ Bisson ; et? 
nri.ièt-e de lui.  Alcide Coulure et A~fn~e Léo Bisson ; en 
ai.rière. de dos, Yolaride Bisson ILéo) et Éniile Lubon ré. 

Les photoppl-iies suivantes illustrent la façon dont 
on ramassait les pommes de terre en 1 966. 

Les pommes de terre sont sorties de terre 
mkcaniquement pour être ensuite ramassées à la main 
dans des paniers en bois pour ne pas les « blesser >> 
parce que c'est un légume fragile. Elles sont ensuite 
~ransvidées dans des barils de bois contenaiit 1 65 livres 
chacun. 

Les barils sont ensuite placés dans une voiture de. 
ferme qui en contient 40 ; ils sont chargés A l'aide 
d'un système tiydraulique, et la plate-fornie est tirée 
par un tracteur: visible sur la photographie. Ensuite, le 
tout est dirigé vers le camion-remorque pour le 
chargement. Sur la photographie, nous apercevons, 
près des barils, Benoît Bissari et son fils Martin. Le 
tracteur est conduit par André Létourneau. 

Au moment du cliargemeiit un dernjer contrôle 
de qualité est effectué sur le convoyeur avant que le 



véhicule se dirige vers I'usiile de croustilles. Sur la 
photographie, André Leioumea~i. 

En 1966, l'entreprise ne livre plus les pommes de 
terre à domicile. Les compagnies viennent les 
cherclier dirccternent dans les champs, en vrac, par 
camions de  60 000 livres et plus. Les années 
suivantes, les pommes de terre sont entreposées et 
livrzes au cours de la saison hivernale. 

Vers les années 1960, les répondeurs et les 
téléphones cellulaires n'existaient pas. Puisque la 
compagnie qui achetait les pommes de terre les 
commandait seloii ses besoins, une personne devait 

étre présente & ta inaison pour prendre les inessages, 
faire les commissions dans les champs et fournir un 

transport aux employés. Yolande retnpl issait cette 
tlche. 

Aujotird'hui daiis les années 2000, la technologie 
facil ire beaucoup les communications entre la ferne 
et ses partenaires. 

En 1985, Benoît et Yolande choisissent d'incor- 
porer leur ferme sous le nom de Fenne Lambertoise. 

Depuis 1997, ils sont retraités. C'est maintenant 
Martin, leur fils, qui cultive la terre. 

Pliorog~'nphie prise eri [YS5 



'i 
S e r n a o d  Roy est nC le 15 janvier 1949 à 

Causapscal, dans la Vallée de la Matapédia. II est fils 
de Samuel Roy (26 août 19 15 au 22 janvier 198 1 ), et 
deRose Alma Bastien (23 avril 191 5 a i l  13 août 1981). 
L,e 1 l août 1972, a Lo1x&cville, il rencontraGaetanne 
Girard, née le 20 mars 1951 à Sainte-Foy. Elle est la 
fille de Pierre Girard (8 mai 1908 au  39 mars 1978), et 
de Flavieni~e Lecours native de Saint-Lambert, et la 
petite-fille d'Albert Lecours et d'Alphonsine 
Coulornbe. 

Le 14 juillet 1.973, il se marièrent a l'église Saint- 
Denis du Plateau de Sainte-Foy. Trois enfants sont 
nés de Leur union : Siniou, ne le 27 septembre 1974, 
fifélissa, née le 1" mars 1979 et Lmincrnarel, nt? le 
12 novembre 198 1 .  

En 1968, après avoir obtenu son diplôtne en 
électricité de construction, Ferriand quitta le nid 
familial pour rravailler a Québec comme apprenti 
électricien, tout en occuparit un  e.mploi dans un  
garage le soir, et cc, pendant deux ans. T I  travailla 
pour plusieurs compagnies et, en 1984, démarra sa 
propre entreprise avec son épouse Gaitanne qui y 
œuvrait comme secrétaire. En 1986, son fils Simon 
s'est joint à la compagnie en y travaillarit les étés et le 
samedi. Après avoir terminé: son cours en électriciti, 
en 1993, i l  est devenu « apprenti deuxième année )) 
pour deveiiir << Compagnon )> en 1996. 11 est 
actionnaire de l'entreprise depiiis deux ans. Le plus 
jeurie enfant, Emmanuel, s'est joint à 
l'entreprise en 1993 et en travaillant 
également les étés et le samedi. 11 
occupe maintenant iin poste a temps 
partiel, la semaine, tout en terminant son 
cours en électricité. Fernand Roy 
Entrepreneur Eiectricien est ainsi une 
entreprise familiale. Durant les périodes 
achalandées, Fernand fait appel aux 
services d'élec~ciens et d'apprentis de 

i 

l'extérieur. La compagnie a plis de l'ampleur au cours ' 

des années. Au début, l'entreprise offrait ses 
services dans le résidentiel et commercial. Mauitenant, 
le service est offert aux  secteur résidentiel, 
commercial, industriel, agricole ainsi qu'aux 
iiist itutions scolaires. 

Gaétanne a obtenu un diplôine de onzième année 
coiimnerciale en secrétariat er a travaillé pour deux 
bureaux d'assurances avant la naissance des enfants. 
Elle travaille comme adjointe administrative dans la 
compagnie depuis sa fondation. 

Simon a obtenu uri diplorne d'étude professionnelle 
en éleczricjté de construction a la Polyvalente de 
Lévis en janvier 1993. 

Mélissa a obtenu un diplôme d'études collégiales 
en techniques de bureau au Collège Q'Sullivan de 
Québec en mai 1999. Elle demeure à Hull depuis trois 
ans et derni et travaille au Gouvernernent Fédéral a 
Ottawa. Elle étudie à temps partiel à l'université du 
Québec en Outaouais en Administration des affaires. 

Emmanuel étudie en électricité de construcfion à 
la Polyvalente de Lévis et obtiendra son diplôme 
d'éludes profesçionoelles en mars 2003. 

Les employés de Fernand Roy Entrepreneur 
Électricien inc. ainsi que la fainille tiennent à vous 
souhaiter un bon 15W. 

Simon, rbîelissa, Eininai~ue  
Gaétariiie, Ferliuiid. 



a b a l  est le fils d'Arthur Laliberté et d'Anna 
Larose, culti~~ateuis à Saint-Isidore. Dés son jeune ige. 
il aimait mvailler la terre avec les tracteurs, C'estpour 
cette raison qu'en 1962, il décida d'aller a ~ ' E c o ~ e  
d'agiiculhre de Saitite-Croix. 

Après ses deux années d'étude, avec un début 
très modeste. i l  f i t  ses premières expériences sur une 
parîie de la terre de son père en plantant des fraisiers. 
S'apercevant que les récoltes étaient généreuses, il 
décida, en 1967, d'acquérir la propriété de Moïse 
Lemieux sur la lue des Érables. 

Le 2 août 1969, Real épousa Noëlla Belley, de 
Saint-Siméon de Charlevoix. Au fil des années, a la 
deniande de leur clientèle, ils ajoutérent un champ de 
framboisiers. En 1987, ils agrandirent la ferine de 

60 arpents, pour y ajouter une bleuetiére, un champ 
de maïs ei un  verger de 2000 pommiers. 

L'eiîtreprise familiale a grandi avec sa fidèle 
clientèle, mais également grâce a la participation 
active de Noella et de leurs mis enfants : Sonia, Am,& 
et Rtmy, et de leurs nombreux employés saisonniers. 
Deux petites fleurs se sont ajoutkes à la fainille : 
Sara-Philippe et Maude, enfants de Sonia. 

Trente-cinq ans plus tard, nous pouvons adniirer, à 
la Fruitière Réal Laliberte jnc., d'itntnenses champs 
de fraises, de fiamboises, de bleuets, de maïs, ainsi 
qu'un grand verger. Quel plaisir de s'y arrêter pour 
faire provision de fmits délicieiix ! 

Félicitations à Real, NoElla et Rémy qui exploitent 
toujours l'entreprise ! 

Merci a notre fidèle clientèle ! 



Historique de l a  prernitre clinique médicale 
de Saint Lambert 

originaire  de Vallée-Jonction, en Beauce, le 
DI Rocli Lambert a fait ses études secondaires au Petit 
Séminaire de Saint-Georges de Beaiice ( 1960- 1968). 
II est diplômé de  la faculté de médecine d e  
1 'Universi té Laval depuis 1973. Le doc.teur Lambert 
pratiqua la médecine pendant un an et demi à Disraeli 
avant de venir s'établir à Saint-Lambert, comme 
premier médecin résident, 2i la demande de l'abbé 
Eugène Garant, curé de la paroisse et ancien 
directeur du Petit Séminaire de Saint-Georges. 

Le 8 décembre 1974, il oiivrit son premier bureau 
dans l'étude du notaire L'Heureux, un ancien con£rère 
de classe de Saint-Georges, sur invitation de celui-ci. 
Au printemps 1977, il déménagea dans les locaux de 
l'actuel le Clinique médicale Saint-Lambert, sise au 
1329, rue des Érables et aménagée au rez-de- 
chaussée de sa résidence fainiliale. 

Quelques années plus tard, la pharmacie Gosselin 
s'installa au sous-sol de la clinique medicale et y fil  

affaires jusqu'a son déménagement sur ln nie du Ponr. 
Plusieurs médecins ont ~ u v r é  au cote du Dr Lambert, 
entre autres, les docteurs Hélène L'Espérance, 
Johanne Gagnon, Cluistiane Bouchard et Patrick 
Houle. 

Finalement, il ne faut pas passer sous silence 
l'apport non négligeable au bon forictionnement de 
cette clinique, qui a fêté ses 25 ans en 2002, de 
plusieurs secrétaires médicales, dont les dernières en 
date sont Brigitte St-Pierre et Nicole Pelletier. 

Le Dr Lambert est marié avec Nicole Pelletier, 
enseignante de Québec, depuis 1977. Ils ont 
maintenant trois grands enfmw : Maude-EmmanueUe, 
25 ans, conjointe de Pave1 Khal, est à compléter une 
niaitrise en histoire à l'université Laval ; François- 
Sébastien, 23 ans, détenteur d'un baccalauréat en 
infomalique ; et Sophie-Dominique, 2 1 ans, qui vient 
d'entreprendre des iitudes de pliilosophie, également 
à l'université Laval. 



pyai dkcouvert bCs jeune que j'avair des aptitu- 
des pour la mécanique. Tout ce qui toucl-iait les voi tures 
m'intéressait. Je consmisais des « tacots >), et ce qui 
me plaisait encore plus &tait lorsque mes oncles me 
laissaient conduire, assis sur eux. J'ai entrepris en 
1975 des études intensives en mécanique auto, diesel 
et. en carrosserie, et en 1979, j'ai démarré mon com- 
merce en débosselage sous le nom Débosselage 
Pei.nture Si-Lambert enr. sur le terrain de mes pa- 
renrs, au 590, rue des Érables. 

En 1980, j'ai construit lin nouveau garage d'une 
superficie de 1500 pieds carrés et de 16 pieds de hau- 
teur. 

En 1982, Ic garage changea de  nom pour 

Garage Richard Langlais inc. 

En 1983, j 'ai obtenu mes cartes de Maltre Car- 
rossier classé « A )>. 

En 1984, un agrandissement de 50 % de la supes- 
ficie du garage ]n'a permis de construire une nouvelle 
chambre a peinhire, et cette même année, j'ai fait l'ac- 
quisition d 'une remorqueuse pour du remorquage 
7 jours sur 7,24 heures sur 24. 

En 1 985, j'ai installé u i ~  système de redressement 
de châssis et j'ai investi dans des équipements tels 

a Paris pour visiter une des plus grosses expositions 
en carrosserie. 

En 1999, j'ai obtenu une Franchise « Location Pel- 
letier)) pour faire la location de  voitures et 
camions. 

En 2002, il y a eu fabrication d'une nouvelle plate- 
forme qui devrait être opérationnelle très bientôt. 

Noire spécialité est la carrosserielpeinture, inais 
au fil  des amées  se sont ajoutées d'autres spécialités 
telles que remorquage, traitement antirouille et loca- 
tion de voitures. Je suis fier d'avoir un  des ateliers 
des mieux équipés sur la Rive-Sud. 

Notre mission : toujours être à la fine poinre de la 
technologie pour assurer un travail de qualité et 
securitaire ; c'est pour cela que rious continuons no- 
tre formation afiii de r e p o n k  aux nouvelles exigeiices. 
Je suis lieureux d'être le huitième atelier au Québec à 
être certifie 1-CAR GOLD GLAÇS, certificat mon- 
dial. 

Nous fèterons notre 25' anniversaire 1 'an procliain 
et j'en profite pour remercier mes employés dévoiiés 
ainsi que toute ma fidèle clientèle. 

qu'une soudeuse seini-automatique, un plasma, un 
appareil respiratoire pour la cliarnbre à peinture et un 
jet de sable. 

En 1987, ce fut l'installation d'un deuxième sys- 
tème de redressement de chassis avec système de 
mesure à trois dimensions, le transfert de la compta- 

-. 
bilité sur système in fonnatique et l'achat d'un système iI 
d'kvaluation infomiatisé. l 

-- - . - - - - - 

En 1995, j 'ai acheté des lampes pour fai.re de la 
peinture cuite par micro-onde et j'ai effectué un voyage 



P.histoire commença en 1957 1orsqu'Ovila 
Vaillancourt et son épouse, Rosilda Boulin, déciderent 
de faire un coin d'épicerie dans leur maison. 

-TzJ 
1 

Par la suite, en octobre 1964, Roger, fils d'ovila, .mFA-, - 
et sori épouse, Lucia Gape,  prirent la relève. En 1 969, < .  - 9 
ils ont rénové et agrandi.  Le commerce 
comprenait une épicerie, une lingerie, une pharmacie 
e.t un salon de barbier. 

En décembre 1976, deux de leurs employés, L&n 
Buteau et Réjean Lagrange, achetèrent le cornmerce 
et firent eux aussj des rénovations et des agran- 
dissements. Leur association dzira 13 ans puis, en 
1989, Léon est devenu le seul propriétaire. 

Le le: juil let 1994, par suite d'une défectuosité 
électrique, tout  le complexe fùt détruit par le feu. Le 
bâtiment comprenait l'épicerie, la Place aux trésors, 
un club vidéo, un salon de coiffure et un logement. 

7 ' I 

Anrès ces événements. Léon - L 

--- décida de tout reconstruire. Ainsi, le 
- -=a=- - -  -- , t 1 décembre de la même année avait 

I LI lieu l'ouverture du nouveau complexe 
comprenant le TGA et cinq locaux 
commerciaux, réunis sous le nom de 
« Place Renaissance ». 

-- 
.. ---,- . .. . . -- 
Le Ilouverru complexe 



m i c h e l i n e  ~ i c h a u d  est la fondatrice du Centre 
de nîédiaiion familiale Saint-Larnbei?. Ce centre a 
été ouvert afin de répondre aux besoins des couples 
qui veulent se séparer et négocier une  entente à 
l'amiable. Mm' Michaud est inédiatrice fan~iliale 
accréditée et superviseure pour les aspirants 
médiateurs familiaux. Aprks asoir termini un 
baccalauréat cn littérature frariçaise eIi 197 1 ,  elle a 
enseigné cette discipline pendant un an a la 
polyvalente Notre-Dame-de-la-Trinité située a Ville 
Saint-Georges. En 199 1 ,  elle obtient une licence en 
orientation scolaire et professionnelle et se perfect.jonne 
en médiat ion familiale. Accréditée en 1 994, elle ouvre 
le Centre de médiation familiale à Saint-Lambei-t-de- 
Lauzon en 1996. Afin de répotidre a des besoins 
particuliers en Beauce, Mm' Michaud oiivre deiix autres 
bureaux situés à Sainle-Marie et à Sairit-Georges. 

Le Centre a quelque chose de pal-ticulier car i l  se 
situe dans un environnement juridique. En effet, le 
Cetitre de médiation familiale es[ rattaclié A I'itude 

des nolaires L'Heureux, Lessard, et Bolduc. En plus 
de son approche Iiurnaniste, Mm' Michaud reçoit un 
support important au niveau légal. Elle peut 
également s'enrichir des conseils juridiques aupres 
de soli conjoint, Mc Robert L'Heureux notaire, ainsi 
que de Mc Mario Bergeron, notaire de l'étude. Les 
clients ont egalemenr accès a ces informations 
juridiques. Cc senlice cst grahiit et très apprécié des 
gens. Les couples sont ainsi assurés qu'ils prendront 
des entenres équitables. Humaniste jusque dans I ' h e ,  
Mln' Michaud déclare : « L'important dans  l a  
médiation familiale, c'esr la protection des enfants et 
leur bien-ètie physiclue et psycliologique, )> 

La réussite du Centre de médiation familiale de 
Saint-Lambert est en grande  partie due  à l a  
polyvalence de ses services, la qualité du travail 
accoinpli et la compétence de  ses membres .  
Mn" Michaud ne pourrait  passer sous silence 
I'excelleiit travail de Mm'Martine BouPard, secrétaire 
depuis 1 'ouverture du Centre. 



{( maître photographe » I 

Y 

c ' e s t  ni 1979 que le studio vil le jour au 93 1, nie 
des Érables Nord, à Saint-Lambert-de-Lauzon. 

Au début, comme ce n'était qu'm travail d'ap- 
point, nous pensions n'offrir rios services qiie pour la 
photographie de mariages, vu leur nombre important a 
cette époque et que cela se passait les fins de semaine. 
La demande pour les photos d'enfants et de famille se 
f i t  de plus en plus pressante. Secondé de mon épouse, 
Aline, c'est alors que nous décidons d'installerun stu- 
dio aii sous-sol de notre résidence. Les débuts sont 
bien modestes, rilais l'entreprise prend de t'ampleur 
au fil des ails. En 1984, point culininant, nous quittons 
nos cinplois respectifs, Aline polir se consacrer a la 
famille et moi, en aiirodidacte, je continue de p e ~ e c -  
tionner mon art et je me consacre entièrement a ma 
caniére. 

Sous 1 ' a ~ ~ e l l a t i o n - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ / ~ L p 7 ~ ~ ~ x ,  

l'avenir s'annonce promenetc Er] novembre 1984, 
lors de ma deuxième compétition photo, je décroche 
le prcmier prix en plioto de mariage au Québec, et en 
Février 1985, mon titre de maitre pllotographe décerné 
par la Corpoi-arion des maîtres photographes du Qué- 
bec dont j'étais membre. Au cours de plusieurs 
compétitions, j'ai cumulé plus de douze mentions. Au 
fil des ans, en travailleur acliarné, j 'ai ajouté des ser- 
vices siippl~inentaires pour satisfaire ma climtèle 
toujours grandissante. 

En novembre 2002, j 'ai eu le plaisir de me rendre 
à Washigron pour réaliser une série de photos pour le 
mariage d'un couple que j'avais rencontré dans la 
Beauce lors d'un mariage elqui était natif et habitait 
là-bas. Leur choix s'était arrêté sur nous à cause de 
noire pro~essionnalisme, de la qualité et de I'origina- 

- - lité des photos. - 

L'année 2003 marquera un nouveau tournailt au 
niveau de la technologie par la conversion graduelle à 
la photographie numérique et le montage par ordina- 
teur. Sont disponibles sous le même toit une multitude 
de services tels que : photographie de mariage, d'en- 
fants, de couple ef d& .famille ; studid et jardin 
extérieur ;dvenemenf s sociaux et sportifs, portrait 
corpontif; photographie commerciale et publicitaire ; 
photo numérique et gravure sur CD : services et 
montage vidéo ; papeterie d'affaires et montage par 
ordinateur ; passeport et assurance-maladie ; cartes 
d'affaires, faire-part et souveriirs mortuaires person- 
nalisés ; encadremenfs, laminages et coupe de 
passe-partout ; plasti fication de documents. 

A@s 24 ans d'existence, le studio Jacques Plante 
dernérire toujours un choix de qualité pour immortali- 
ser les étapes importantes de votre vie., Un portrait 
de famille de maintenant deviendra peut-ètre votre plus 
grand trésotdedcriîain. Noiiç sommes heureux d'avoir 
contribué a la r6aliçation de cet album souvenir par la 
nurnérjsation de plus de 1350 photos. Un merci sin- 
cére à tous ceux et celles qui on t  SU nous encourager 
durant toutes ces anfiées et nous vous donnons ren- 
dez-vous en 2004 pour célébrer avec nous les 25 ans 
du studio. 

Que le 150' de Saint-Lambert soit une période 
conviviale pour toute la population et donne lieu à de 
multiples rencontres de partage. 

Colette, Jacques 

Steeven et Maxime 



g-tw 9 L h  
<( inaître pliotogaplie i i  

d 9 0 t ~ ~ o u r  : votre famille, ces êtres s i  chers, vous entourent. 

Laissez-ituus vous aider 4 capter ces expressiotrs d 'anr otir. 

La photographie faif partie de it os souvet~irs et de  notre kisfoiiae. Helirerlx 15& à lotis ! 



aé Saint-Jean-Chrysostome le 6 novembre 
1942, Raymond Cadorette est résidanr de Saint- 
Lambert-de-Lauzon depuis 1965. I l  a épousé 
Rayrnonde Roy originaire de Saint-Romuald. De cette 
union sont nés trois fils et une fille : &rit, Stéphane, 
Régis et Maude. Trois des quatre enfants résident à 
Saint-Lambert. La famil le CadoreRe compte aussi 
cinq petits-enfants. 

M. et M"'" Cadorette se sont démarqués dans le 
développement de leur municipalité à plusieurs niveaw : 
social, agricole ct industriet Une usined'aliments pour 
animaux et une concession de machineries agricoles 
hrent construites sur leurs terres, devenues par la suite 
le Parc industriel, 

Rayitiond, 
el Régis. 

Les Cadorette, ainsi que leur fidèle personnel, ont 
travaillé sans relâche, au fil des 35 dernieres années, 
à façonner uiie agriculture humaine et respectueuse 
de l'environnement. 

La première pliase du Centre d'inséminatioil 
porcine de Saint-Lamben-de-Lauzon fut réalisée par 
M. Cadorette en 1 977. Aujoiird'hui, cette entreprise, 
en plus de créer de nombreux emplois, est une 
référence ail niveau mondial. 

Des fermes et des sablières désaffectées sont 
achetées et remises en valeur pour des fins agricoles. 

Également, la construction d'un réseau de bâtiments 
d'élevage porcin ultra modernes est digne des plus 
hauts standards environnementaux. Des iulomebes de 
façades de fernies, bordant les voies publiques, sont 
valorisées par des plantations d'érables. La 
communauté de Saint-Lainben-de-Lauzon doit à 
Raymond Cadorette la réalisation du Parc induskiel. 

Le gout du risque, la ténacité et la vision a long 
terne de M. Clidorette auront permis a la niun icipalité 
de se doter d'une Mashicture indiismelle d'envergure 
régionale, créant aitisi quelques centaines d'emplois. 
C'est avec fierté que la famille Cadorette a identifié 
le réseau routier du Parc industriel a la mémoire des 
bâtisseurs qui ont marqué leur époque : LRon Vaclion 
(sec.rétaire municipal), Napoléon Couture (maire), 
Damase Bretoii (maire) et Lucien Gobeil (maire). 



Bis to i re  de deux personnes qui nc voulaient que 
servir les gens 

Tout a commencé en 1948. Marcel Dumont 
construit un petit local de 384 pieds carrks au centre 
du village de Saint-Lambert au 1209, nie des Érables. 

Il y ouvre la première boucherie au détail de Saint- 
Lambert. Puis, progressivement, i l  ouvre un abattoir 
dans un bâtiment adjacent et, par le fait même, un 
commerce de viande en gros. 

En 1949, i l  prend pour épouse Noëlla Couture qui 
le secondera dans tous les projets qu'ils déve- 
lopperont ensemble, dont celui d'avoir six enfants. 

En 1952, i l  construit la maison familiale tout près 
du commerce. 

En 1958, i l  achkte son premier camion pour mieux 
servir ses clients de viande en gros. 11 couvre un 
temtoirc de la Beauce jusqu'à Québec. 

En 1967, il cesse ses opérations d'abat-tageet loue 
son comtnerce de boucherie. Tour a tour, il se fait 
commerçant de terres à bois, bûcheron, peintre de 
lignes de transmission pour Hydro-Qucbec, éleveurs 
d'animaux, en plus d'occuper la fonction de maire de 
mai 1967 a novembre 1969. 

En 1968, il constniit un marché d'alimentation, de 
3200 pieds carrés pour mieux rkpondre au noinbre 
grandissant de clients. 

En 1975, Normand et Roland emboîtent le pas dans 
le commerce ct y vont d'iine fonnule qui fera doubler 
le chiffre d'affaires : I'ouvemre de scpt jours semaine. 

En 1977, Christian joint les rangs de la compagnie 
et de nouveaux projcts sont dans l'air. 

En 1979, l'heure de l'expansion est arrivée. La 
compagnie fait l'acquisition d 'un  dépanneur de 
2800 pieds carrés dans le district Les Saules à 
Québec (coin Hainel-Masson). 

En 1980, le Marclié d'alimentation de Saint- 
Lambert est rénové afin de changer son image en celle 
d'un dépanneur. Par la même occasion, les deux 
dépanneurs rejoignent la chaîne Couche-Tard, afin 
d'offrir un senlice de qualité et de demeurer a la fine 
pointe de la technologie de l'alimentation. 

En 1982, on fait l'acquisition d'un terrain adjacent 
au Couche-Tard de Les Saules afin d'y construire le 
bar laitier Pôle-Nord. 

Pendant toutes ces années, i l  ne faut pas oublier 
que tous les enfants, sans exception, ont mis la main à 
la pâte et que tous y ont trouvé, comme hlarcel et 
Noëlla, urie satisfaction, soit celle de servir les gens. 



Chef de file dans la sous-traitance 
de découpage au laser 

Qui somnies-~ioirs ? 

P e s  deux propriétaires de Métal Bernard, Su- 
zanne et Bernard Cartegnie, misent d'abord et avant 
tout sur la satisfaction de leurs clients. 

Résultai ? On a établi des relations fiables et du- 
rables avec une clientele grandissante depuis plus de 
vingt ans. La relève de Métal Bernard sera assurée 
par Ceiidrine, Charlaine et Francis Cartemie aui - - -. -- - 

œuvrent au sein de l'entreprise familiale depuis la fin Lo ftiniille. 
de leurs études. 

NOS SERVICES 
les plus variées. Mais, au- delà du produit, il y a les 
gens, et l'entreprise tient à tout prix à conserver son 
approche humaine de partenariat avec eiix. L'entre- 

s p é c i a l i s t e  du découpage au laser, Métal Ber- 
prise fait équipe avec ses clients, et cette relaiion offre 

n a d  o h  ses services exclusivement en sous-traitance 
la garantie d'un travail bien fait et d'un lien durable 

et est l'une des rares enrreprises au Québec à réaliser 
entre Métal Bernard et sa distinguée clieiitèle. 

le découpage du tubulaire. Les grandes forces de I'en- 

de partenariat qu'elle entretient avec ses clients mais, 
par-dessus tout, la très haute précision avec laquelle 
son équipernent de découpage au laser lui permet de 
travailler. 

Fabricant de composantes en métal? Métal Ber- 
nard fait sa marque depuis plus de vingt ans. 
L'entreprise de Saint-Larnben-de-Lauzon, à deux pas 
de  Québec n'a q u ' u n e  idée en tète : répondre 

Oue aeut-on faire pour vous ? adéquatement aux besoins spécifiques de ses clients - 
en al liant précision, ingéniosité, e ficaci té et souplesse 

en point au besoiiis 
dans le rendement de son travail. Cene rigueur cons- 

de I'iiidustrie en matière de transformation et de fa- tante lui a permis de bâtir une clientèle graiidissante 
bncation de composantes aux formes et aux dimensions 

surtout satisfaite. 

GOS 2W0 
Té1 : (4 1.8) 889-0502 
Télécopieur : (4 1 8) 889-8052 
laser@metalbemard.com L 'usine. 
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Plucide Leniierrx 

p o i c i  le début de la vie de Placide Lernieux, né le 
21 décembre 1897, t'ils de Laurent Lernieux et de 
Florida Boulin. 

J'ai aidé sur la ferme jusqu'à l'âge de 20 ans. Je 

suis allé travailler aux États-unis jusqu'a l'âge de 
28 ans. À mon retour A Saint-Lambert, j 'ai vendu une 
terre qiie je possédais à mon frére, Alphoiise, pour 
acheter le magasin de Donat Carrier qui était situé au 
village, et ce, le 19 septembre 1925. 

Fociure du renips 

Vers 1938, j 'ai  commencé à faire le commerce 
des animaux, des maisons, des ierres à bois et des 
coupes de bois. Au début, j'avais un homme de coti- 
fiance, fimile Vallée, qui me secondait dans I'cxploihtion 
rorestière et qui était un très bon cuisinier pour les 
hommes qui restaient au camp. 

En plus des billots, je faisais du bois de pulpe et du 
bois de cliauffage. Vers les années 1944- 1945, j'ai 
acquis un moulin portatifpour faire Le sciage de mon 
bois. Jecontinuais a m'occuperdu niagasin, secondé 
par ma fil le, Jeannine. En 1969, j'ai décidé de prendre 
ma retraite. 

Placide est décédé ie 23 mars 1986. 

-- - - - -. 

Son niagasin. Devarit son comp en hois rond nvec Enifle Vaiiec. 



-- 

Eii 1964-1.965, deux nouveaux commerces ont vu 
le ioiir à Saint-Lambert : Product-O-Métal inc., en 
reteternent d'aluminium, ct Fernand Bouiin eu., une p r m p -  1 -- 

quincaillerie. 

La compagnie Product-O-Métal inc. a vu le jour 
dans I 'ancienne quincaillerie de Lucien Robitaille suc -r- - 
la rue des Érables (site d'Alnordica aujourd'hui) et la - - 

quincaillerie Fernand Boutin, sur la rue Industrielle, La bâtisse du 11 9 des Pe~iplieus. 

aujourd'hui la me des Peiipliers. 

En 1969, les actionnaires de Product-O-Métal inc. 
achetèrent la quincaille~ie de IV. Boutin poliragrandir 
leur domaine de vente en bâtiments, soir le revzte- 
ment et la quincaillerie. Après quelques années, une 
décision d'affaires séparait les deux commerces d'ou 
naquirent Alnordica inc., avec Gertnain Carrier et 

Gaétan Bisson, et la quincaillerie P.O.M.inc., avec 
Rayinond A. Couture, Marcel Poiré et Roger Bout in. 

La quincaillerie P.O.M. inc. a connu une crois- 
sance iinportante et a dû, eii 1978, acquérir le terrain, 
les bâtiments et la maison de M. Achile Goulet au 
1178 rue du Pont ; eii 19S0, à cause de la loi 101, le 
nom de Product-O-Métal. inc. fut changé pour Ré- 
Mar i~ic. (Rénovation Matériaux inc.). 

À nouveau, en 1982, on ajoutait un entrepat dans 
la cour arrière. 

En 1983, on adhéra à la bannière Rona. 

Avec une croissance constante, un autre agran- 
dissement vit le jour en 1987 afin de doubler la 
si~perfkie du magasin et du terrain at-riè.re. 

Toujours dans le but d'offiir un meilleur service à 
ses clients, la quincaillerie Ré-Mat inc. a été vendue à 
la compagnie Les Matériaux Fortier inc. de Saint- 
Henri de Lévis a u  mois de mai 2002. 

Merci à tous nos clients pour leur fidélité et 
bon 1 5 0  ! 

-. - - 

La qiiinrnillerie nrt 11 76 rite dri Pont. 
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%'hisraire de St-Larnbei-i Transpon inc., c'est 

aiissi ce1 le de soli fondateur, Henri-Loui s Tliibodeau. 
En effet, on peut coinmencer l'historique en 1944, date 
A laquelle M. Thibodeau, alo1.s ige  de 18 ans, eom- 
mença a transporter du bois de pulpe avec son camion. 

C'est en juillet 1964 qu'il fonde officiellement la 
l -- .- 

conipagnie St-Lambert Transport inc. Bien avant, i l  - .  
- -. , -  - 

avait aménagé son bureau dans sa maison familiale. 19.52 

Daiis les années 1970, la deinande devient de plus en 
plus forte pour le transport du bois d'œuvre. L'entre- 
prise se retrouve avec une flotte de 80 camions et 
remorques. 

À l'automne 1 982, trois de ses enfants : Guimond, 
Hem~ann et Martin, déjà impliqués, prennent la re- 
lève en se portant acquéreurs de l'entreprise. L'ère 
du coutiage voit le jour dans l'industrie du rransport el 
amBne les nouveaux administrateurs A é1argi.r leurs ser- 
vices : St-Lambert Transport devient une société de , -- --- - 

courtage. Ils s'installeni a Saint-Nicolas. En 1985, - 
I 

Mariane joint l'administration et acquiert les acrions l 

qu' 1-Iemann détenait, ce dernier ayaiit déjà démarré - 
une autre entreprise. C'est en 1988 que M.  Thibodeau 
se retire de la compagnie pour se diriger vers une 

i.t 
v 

autre carrière. - 

En 1992, Giiimoiid vend ses actions ; Martin et 
Mariane devienne111 les seuls propriitaires. En 1996: 
ils décident d'aller encore plus loin eii ciblant le mar- 
che américain. Ils fondent une nouvelle sociéré du 
nom de St-Lambert Transport US inc., embauchent 
de nouveaux vaiiiiriers-reinorqueurs avec des remor- 
ques fènnées et bâtissent leur crédibilité sur le réseau 
~ a n a d d t a t s - u n i s .  

Aujourd'hui, Groupe Transport St-Lainbert i.nc. et 
St-Lambert Transport US inc. occupent une place de 
clioi x dans le gmnd réseau Transforce inc., société qui 
en a fait l'acquisi t ion en juillet 2002. Martin et hlariaiis 
restent a la tète des deux sociétés qui continuerit de fonc- 
tionner de manière autononie, en tant que filiales 
exclusives de Transforce. 

- 
I I I  
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Les nctionnaires : 
Réjean Di!foiti: Géraid Fonruine. Jeu~i-Louis Rocherta ef FI-ai~çois Gagnorr. 

Revétements Alnordica inc. a vu le jour en 1962, 
sous la  raison sociale Producto Métal, mais c'est en 
1 977 que l'entreprise, spécialisée en fabrication et ins- 
tallation de revêtements d'aluminium, d'acierémaillé, 
de bois, de vinyle, connaît son véritable essor. 

En faisant l'acquisition de l'entreprise en 1977, 
Réjean Dufour, président de Revêteinents Alnordica 
inc., s'est lancé à la conquête de nouveaux marclies 
grâce à la fabrication de moulures d'aluminium et 
d'acier émaillé. 

A cette époque, le marclié du secteur résidentiel 
était en pleine effervescence. En ajoutant la fabrica- 
tion de moulures aux spécialités déjà existantes, la 
compagnie avait l'opportunité d'augmenter la produc- 
tivité. Mais c'est surtout en 1989 que Revêtements 
Alnordica inc. prend un tournant majeur, à la suite de 
la décision de M. Dufour de s'adjoindre des associés 
afin de s'assurer une présence dans tous les secteurs 
du marché. Et force est d'admettre que l'avenir a 
donni raison, puisque le cl-iiffre d'affaires est passé 
de 500 000 $ en 1977 à près de 4M $ pour l'an 2000. 

Une présence dans tous les secteurs du marché 

Aujourd'hui, Revètements Alnordica effechie des 
h v a u x  de recouvrement d'aluminium, d'acier émaillé, 
de bois et de vinyle, pour les secteurs résidentiel, com- 

mercial, indushiel et institutiotmel. Nous fabriquons éga- 
lenient des grilles d'aération de toutes tailles: disponibles 
en plusieurs modèles, de même qu'une grande variété 
de persiennes décoratives. 

Rwétements Alnordica produit également de norn- 
breux autres éléments architecturaux, dont des 
tnoulures de contour pour les fenêtres, des moulures 
décoratives intérieures et des colonnes architectura- 
les, sans oublier les fameuses << dents de piano » qui 
ornent les toitures des résidences. Revêtements 
Alnordica couvre un marché résidentiel qui  s'itend 
de Ziivière-du-Loup à la région de Montréal. 

Le domaine industriel est loin d'2tre négligé puis- 
que, au cours des dix dernières années, I'enrreprise a 
conquis une clientèle située à la grandeur du Québec 
et dans certaines régions des États-unis. De plus, au 
fil des annézs, la compagnie a su bâtir un savoir-faire 
unique en matière de pose de revètements. L7ouver- 
ture des marchés indusûiel, commercial et institutionnel 
a engendré l'accomplissement de travaux d'enver-we. 

Réalisations 

L'entreprise s'est vu confier la réalisation de re- 
couvrement pour les portes de vamies des réservoirs 
de la nouvelle centrale hydroélectrique SM3. Le dé.fi 
était de taille, puisqu'il fallait effectuer les travaux a 



i l  ', 

plus ou moins 250 pieds ail-dessus du réservoir. Nous 
avons également procédé au recouvrement de la nou- 
velle ai le de l'usine Cartons Saint-Laurent a La Tuque, 
devenue depuis Smurfit Stone. Nous avons effectué 
les revêtements mitalliques de magasins à grande 
surface tels que Cariadian Tire à sept-îles et a 
Montmagoy, de mêine que les supermarchés Maxi de 
Joliette et Loblaws de Québec. 

De l'exportation à l'horizon 

Jusqu'a maintenant, Revêtements Alnordica a 
réalisé des travaux aux quatre coins du Québec et 
quelques-uns chez nos voisins du sud, dont les revête- 
ments métalliques des bureaux et entrepôts de la 
compagnie Cératec B Boston. Au chapitre des ex- 

portations, mentiontioris que notre entreprise a 

également effectué une importante vente de gnlles 
d'aération pour un complexe hôtelier situé à Cuba. 
il'ailleurs, au cours des prochaines années, Revère- 
ments Alnordica a l'intention de développer son 
marchk d'exportation. Ce secteur possède un poten- 
tiel qu' i l  devient intéressant d'exploiter. 

Les actionnaires de l'entreprise sont Réjean Du- 
four, président ; François Gagnon, directeur général ; 
Gérald Fontaine, directeur de l'exécution ; et Jean- 
Louis Rochette, directeur de l'estimation. Revêtements 
Ainordica emploie une cinquantaine de personnes, in- 
cluant le personnel de bureau, et la relève des 
actionna ires est déja mise en branle avec du person- 
nel déja eii place au sein de l'entreprise. 



y e n  les années 1890, un  premier moulin à scie 
ouvre ses portes au village de Saint-Lambert ; il était 
la propriété de Napoléon Gourde. 

II fau t  souligner qu'a l'époque, dans plusieurs 
paroisses rurales, il y avait un besoin important de ce 
genre d'entreprise pour satisfaire les besoins des 
cultivate~u-S. Ils apportaient leurs billots au moulin afin 
de faire transfomer leur bois en planclies, en madriers 
ou autres, poiir construire et rénover leurs biitiments. 

Au cours des ans, plusieurs propriétaires se sont 
succédé : les familles Olivier, Drapeau, Bernard. En 
1940, un incendie a ravagé une partie du « moulin a 
scie », comme on l'appelait à I'époque ; i l  était la 
propriété d 'Hen r i  Bernard. II procéda à la 
reconstruction afin de continuer de desservir la 
population. Cette partie di1 moulin à scie existe 
encore aujourd'hui. Par ailleurs, plusieurs modi fi - 
calions ont été apportées à I'ensernble de la scierie 
au  cours des années qui ont suivi. 

Louis dc Gonzague Genest s'en est porté 
acquéreur et l'a exploitée durant quelques annies. 
P a r  la suite, le moulin est devenu la propriété 
d'Alphonse Larochelle qui  l'a aussi gardé quelques 
années pour le revendre, en aouî 1954, au propriétaire 
actuel, Réal Leinieux. 

En plus de fairc le sciage du bois pour les ' 

culr.ivateurs. Rial iravaillait pour san pire; Placide 
Lcmieux, aiissi commerçant de bois. Comme les 
méthodes de travail évoluaient assez rapidement dans 
ce doinaine, i l  a fallu suivre le progres et effectuer les 
changements selon les nouvelles technologies ; de 
nou.vellcs machineries ont donc été acquises pour 
répondre aux besoins plus spécifiques de la 
population. 

Lorsque M.  Lemieux père laissa le commerce en 
1969, Réal Lemieux prit la relève avec ses propres 
fils et lança l'entreprise familiale ; il procéda plus 
activement à l'achat de billots et à la vente de bois de 
sciage, En 1978, comnie la demande en bois de 
construction Ctait rrès forte, l'entreprise prit de 
l'expansion. En janvier 1979, on procéda à la 
formation de la compagnie connue sous le noin de 
« Scierie Leinieux et Fils », dont Rial est le président. 
Avec ses fils, i l  a procédé à l'agrandissement de 
l'entreprise et fait l'acquisition d'une nouvelle macliine 
de iransforinatioi~ du bois. En 1999, Sylvain, fils de 
Réal, s'est porté acquéreur de l'entreprise. i l  est 
dekenu prksident ; Réal est vice-président et Tliérkse 
B o ~ n e a u ,  la mère, demeure l a  secrétaire de la 
cor:npagnie. C'est aujourd'hui iule industrie florissante. 
gérée par des gens engagés er compétents. Longue 
vie à cette entreprise familiale ! 



1 '  l ' ,, 
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Cabiiitt dc sen ICCS Iinancicrs 

$ondée on 1994 p s  Mario Canth et Michel Cou- Non planifiées. ce sont trois situations ou la per- 

me, I 'entreprise sert les travailleurç autono~nes et Ics sonne ne peut qu'encouiir des pertes financières. Nous 
peti~es entreprises en matière de sécurité financière. aidons donc les gens à planifier en fonction de leurs 
Auparavant, les travailleurs autonomes n'avaient pas besoins, de leurs objectifs et de leur budget. 
accès facilement a des protections de leur vivant 
telles qiie I'açsurance-iiivalidiie pour couvrir leurs per- 
tes de revenus ou pour défrayer leurs frais fixes. Les 
contrats offerts étaient rigides et dispendieux, voire 
inabordables, tant a cause des exigences d'admission 
des compagnies d'assurances que du coût élevk des 
prinies. Nous sommes fiers aujourd'h iii d'offrir des 
pr0duit.s d'assurance-invalidité abordables tant par 
l'admissibilité que par le coût. Nous offrons cette 
approclie aussi bien à un travailleur autonome qu'A 
iine PME ou à un groupe association. Parmi nos 
clients h p o m t s ,  nototu I'AÉMFQ (l'Association des 
éducatrices en milieu familial dii Québec) ou plus de 
1 500 inembrcs sont assurées par notre cabinet. 

Nous voulons leur pennetti-e le développement 
vers de nouveaux marcliés peu exploités. Nous ser- 
vons présentement au-delà de 100 courtiers i la 
grandeur du Québec en assurance collective ou indi- 
viduelle, autant en assurance-invaliditk qu 'en  
assurance-vie, 

Tout ce travail ne peut s'accompljr que par l'appui 
de personnes qualifiées et dédiées au service des autres. 

SFTA inc. 

Nous voulons lui o f h r  l'indépendance financiére 1815 duPont 

pour contrer les pertes financieres occasionnées par Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec 

les problèmes suivants : GOS 2W0 
(418) 889-0360 

l'invalidité (assurance-salaire, maladie grave, frais Salis fiais 1-800-463-7360 
généraux, rachat de part) ; Télécopieur : (4 18) 889-8520 
le décès (assurance-vie) ; u~w.sfia-inc.coin 
le. placement ( REEE, E E R  ou tout adre objectif, Courriel : in fo@sîm-inc.com 
prêt hypotliécaire). 

- .--- r -- 5nr- - , 

Dr gaicche à clroire. ri. I'c~vu~ir : Genevièvr Pei.renlilt, 
i-rintionriiste ; h.lni.titie Snvoie. direclrice génkrnle : 
Édith !bler-ciet; relrriio~lriis!e (de Srriiif-Lnrnbert) ; 
ri l 'nrrièrr , Fraiicii~c Loi~lberr, relcirbn~iiste : cr 
Mario Co~~r in .  préside~zr. 



L ' é y ~ l i p e .  
1" rangée . ~LInrie Joske P a ~ r y .  Cynrhia Lobonlé, 

Karlrleen Bédard et rbrélaiiie Rmir ; 2' rangée : Cn- 
ioliricRoy Turcorte. Céline Rouieaii et Line Boucher ; 
3< rai igee : Berriorci Béi-irbé,  Diune  PupiIlon ~t 
Fiélene Qltirioil. Absen~s lors de 10 photographie : 
Deiiis R i o i ~ x ,  ibfunon Dirbé, Hélène Moriti. Aiine 
Lacasse, Manoir Gosseliii, Pierre Gosselin e! Frai~ciiie 
Gugné. 

s o u s  sommes fiers d'être présents dans la belle 
paroisse de Saint-Lambert-de-Lauzon depuis 1979. 
Les débuts furent bien modestes à l'époque, lorsque 
nous étions situés sous la clinique du docteur Roch 
Lambert, sise au 1329, rue des Érables. Pour les be- 
soins du temps, la pharmacie était pratique, ouverte 
selon les horaires des inédecins. 

Les pharmacies des années 70 étaient orientées 
presque exclusivement vers les soins pharmaceutiques 
et les communications sur les soins de santé et 

d'hygiène ; on ne voyait que très peu de pharmacies 
a grande surface. Autres temps, autres inœurs, dit-on. 

Je me souviens encore, i l  n 'y a pas si longteinps, 
des dossiers en carton des clients avec les 
« scribouillis )>des nombreux pharmaciens qui onttra- 
vaillé sporadiquement jusqu'en 1988. Pour notre pari, 
l'informatique est survenue en 1989 pour la gestion 
des dossiers patients, mettant du même coup au rebut 
la vieille dactylo de fer du début du siècle. Pour nous, 
les pharmaciens, tuut s'est bousculé durant ces an- 
nées pleines de nouvelles teclinologies, de nouveaux 
médicaments, de tiers payeurs, de la Regie de l'assu- 

rance-maladie du Québec et des nombxeux cl-iange- 
rnents apportés a la faciuration des médicamerts. On 
se souviendra du fameux 2 $ par pres- 
cription, qui avait choqué les gens âgés de I'épo- 
que. Quand on sait qu'aujourd'hui, i l  faut débourser 
des bons montants pour obtenir les médicaments dont 
on a besoin. 

Historiquement, moi, Beniard Bembé, je suis u- 
rjvé dans le paysage pharmaceutique de Saint- 
Lambert le 17 juille~ 1987 ; j'avais 25 ans, j'étaisplein 
d'énergie el j'avais des projets en tète. Le premier 
déménagement s'effectua un an plus tard, en juillet 
1988, au 1 28 1 ,  rue du Pont. Nous fonctionn.ioris sous 
la petite sous-bannière de U N T P U ,  soit Uniclinique. 
A ce moment, une superficie de 1500 pieds carrés Etait 
suffisante, et ce fut ajnsi pour les dix années suivan- 
tes. 

Des mavaux d'erivergure de la munic.ipalité pour 
les égouts et l'aqueduc nous ont permis de développer 
une plus grande surface- 6000 pieds carrés au total 
-sous la vi-aie bannière WIPRTX. 11 est beaucoup 
plus facile de fonctionner dans un local bien aménagé 
pour promoiivoir les soins pharmaceutiques a la popu- 
lation. J'ai bien l'intention, avec l'aide de mon équipe, 
de continuer i donner le maximum de services pro- 
fessionnels a une population à laquelle je suis bien 
altaché depuis près de 1 6 ans. 

Mon associée, Manon Gosselin, se joi.nt à inoi pour 
vous souhaiter un heureux 15V. 





gssue d'une famille typiquement beauceronne, 
Alfiédine est née à Saint-Elzéar le 7 novembre 1901. 
Sixième enfant d'une famille de treize, elle reçoit utie 
éducation clirélienne d'un père skvère mais impartial 
et d'une mère généreuse et accueillante. Dans ce 
foyer, on apprend à aimer, à s'entraider et à. .. chanter. 

Comme la pliipart des jeunes de sa génération, 
elle ne fiéquentepas l'école w2.s longtemps. Elle doit 
plutdt participer aux tâches ménagères et auu: travaux 
de la ferme. Quand Les plus jeunes peuvent prendre 
la relève, eue quitte le foyer pour aller mvailler comme 
aide familiale à Québec. 

Etisuite, elle fait la connaissance d'Alphonse 
Lemieux, celui qui allait ètre son compagnon de vie 
pendant plus de soixante-dix ans. Leur manage est 
célébré le 30 janvjer 1923. Ils s'établissent sur la ferme 
paternelle à Saint-Lambert où ils élèveront leurs douze 
enfants. Imprégnée des valeurs familiales reçues en 
bas ige,  Alfrédine voudra à son tour les transmettre a 
sa progéniture. C'est donc dans iin climat de ten- 
dresse tnaternelle teintée d'autorité paternelle que ses 
enfants feront l'apprentissage du partage, de 1 'enn-aide 
et de l'accueil. Gardienne des traditions, le souci de 
créer et de maintenir des liens familiaux solides auront 
toujours été au centre de ses préoccupations. Contre 

> 

vents et marées, elle a su iraverser les grands boule- 
versements socioreligieux du XXsiècle tout en gardant 
le cap sur certaines valeurs dont elle ne dérogeait pas 
el qu'elle ne craignait pas d'affmer ouvertement. Elle 
pouvait cependant le faire avec humaur et daris le res- 
pect des opillions différentes. 

Alfrédii-ie a vécu ses dix deniières années à la 
Résidence des Peupliers. Sa chambre y était un véR- 
table sanctuaire où photos et autres souveiiirs 
racontaient a leur [nanière tout le v k u  decette arrière- 
grand-maman. La prière était devenue le pain quoti- 
dien qui lui permettait d'avancer dans la vie avec 
espérance et serénité. Elle puisait sa joie de vivre 
daris les choses simples de la vie. Toujours joviale et 
d'agréable compagnie malgré son grand âge, elle était 
une source d'inspjration pour les plus jeunes. À ceux 
qui lui demandaient le secret de sa longévité, elle ré- 
pondait simplement : << J'ai ezi la chance d'avoir iine 
bonne santé, i i i i  bon mari, beaucoup d'amour et 

d'affection de mes enfants et de mes petits-enfants. » 

Hospitalisée pour la dei~iière fois en septembre 
200 1 ,  elle a gardé jusqu'à la fin, et malgri de grandes 
souffrances, une lucidité et une vivacité d'esprit ex- 
ceptionnel les que le personnel hospitalier ne manquait 
pas de souligner. Et en ce 27e~our d'octobre 200 1 ,  à 
onze jours de son 1 OPanniversaire, elle s'éteignit dou- 
cement, entourée de tous les siens, en laissant à tous 
le souvenir d'une femme au grand cce.tu, d'une maman 
oud'une grand-maman aimante et dévouée. 

SA FILLE J+OUISEVE 



a l é o p h a s  val16e7 né le 15 novembre 1892, a at- 
teint ce qui pourrait être uri record dans l'histoire de 
Saint-Lainbçrt. II est décédé le 10 juin 1999 à l'âge 
de 106 ans et 6 mois. 11 était natifde Saint-Elzkar de 
Beauce. II a vécu sur une tènne jusqu7a I'hge de 
65 ans. II a élevé 16 enfants et laisse derrière lui 
105 petits-enfants et 16 enfants de la cinquieme 
génération. 

II s'est acheté une maison a Saint-Lambert et y a 
résidi 22 ans dont 9 ans a la Résidence des Peupliers. 

Le secret de sa longévité : i l  était toujours de bonne 
humeur, aimait jouer aux cartes et chanter. II prenait 
bien la vie ; quand ça n7allajt pas, i l  tournair vite la 
page. II était toujours positif et aiinait beaucoup rire. 

II s'est marié avec Alice Paradis, née le 72 sep- 
tembre 1897 à Saint-Bernard et décédée le 10 février 
1991. 

$!apoléon Vallée a atteint le s trois chiffres » 
conIrne i l  l'avait toujours proclamé. Il est né le 7 juin 
1875 et est dicédé le 28 août 1975. 11 était l'époux de 
Marie-Louise Boutin de cene paroisse. Ils eurent 
7 enfants, 33 petits-enfants,76 arrière-petits-enfants, 
78 arrière-arrière-petits-en fan ts et 4 arrière-arrière- 
amière-petits-cnfan ts (2003). 

II  a fait la drave dans sa jeunesse et a été cultiva- 
teur la majorité de SB vie. Il a occupé sa maison du 
rang Belvèze jusqu'a ses 96 ans. II a terminé sa vie 
au foyer de Saint-Micliel de Bellecliasse ou il a atteint 
ses 100 ans. 

MARLE~~E V A L L ~ E  Phoiogruphie 
prise 4 /'occasion 

des ceni ai ls de 
fiupoléon Vallée 

A gnitche. le ruré 
E~igène Gnra17r, 

el d droite, 
le maire 

Ale-~is Blanche!. 





- - -  . - 

Stéphai ie~~e ,  Arniond er Ruymond 
Diane es1 prés de sa mère stir le rrocfeiir. 

alphonse (1891-1963) est le fils de Damase 
Arguin (8 juillet 1.867 - 23 janvier 1927) et d'Eugénie 
(dite Alphonsine) Paradis (1 87 1 - 19391, résidant à 
saint-ktienne dans le rang Sainte-Anne Sud. À son 
mariage cn 19 15 avec Alice Laliberté ( 1  892- 1964) 
de saint-Étienne, i l  prit résidence a Sairit-Lambert sur 
une terre agricole de la rue des Érables. II éleva sa 
famille de huit enfants tout en travaillant au moulin 
des Breakey ainsi que sur sa ferme. 

Armand, fils aîné d'Alphonse, acheta la ferme 
voisine de celle de son père en 1947 pour se marier eii 

1949 avec Antoinette (Stéphanette) Demers, née en 

19 18 à Sajrit-Nicolas. Ils ont eu deux enfants : Diane, 
le 3 novembe 195 1, et Denis, le 5 novembre 1 954. 

Leur grange fut incendiée complèteinent le 
28 juillet 197 1. et, pour la remplacer, on transporta la 
p n g e  d'Alphonse Roy. La résidence familiale subit 
des &insformations majeures en 2000, tranç fornations 
effectuées par Denis Arguin et Gaétane Gilbert. La 
grange fut démolie en 200 1. 

Diane a deux enfanîs : Joharuie et Philippe, et 
Denis également : Yann et Josiane. 

Merci à tous les gens qui ont contribué tous 
ensemble à créer le visage de Saint-Lambert ! 

7 -  ----- a-; - . O 

La résidence di, 491, rue des Érables, en 1962 L 1 

- - - 

La résidence du j41,  ru^ des Éra h l ~ s ,  en 1 954  
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Dénierise Poire er Pierw Asselin. Mar-iag~ de ./oseph Assefin 
Éçl idnge  dc photographits r n  I R67. et de L)ilin Boi!furd. 

Te 17 février 1868, Pierre Asselin, venu de En plus de s'appliquer à bien cultiver sa terre, 
Sainte-Famille, IO, épouse urie fille de Saint-Lambert, Joseph Assel in était reconnu pour ktre un bon 
Démerise Poiré. Le couple aura cinq garçons et chasseur et pêcheur et un excellent trappeur. Sa 
quatre filles. passion pour la chasse et la pêche s'est transmise a 

En 1872, Pierre Asselm acquieri de son beau-père, 
Charles Poiré, la ferme que celui-ci détenait depuis 
1855 et qui était située dans le rang Saint-Patrice Sud 
(rue. d.u Pont Est), 6 envi.ron quatre milles du village. 
En 1904, il agrandit le pairimoine familial en achetant 
le lot sinié du côté nord, juste en face de sa terre. 

Comme des milliers d'autres de leurs compa- 
triotes a la fin du XIX' siècle, les fils et une fille de 
Pierre Asselin partirent g a g e r  leur vie aux États-unis. 
Seul Josepl-i revint au pays pour prendre la relève sur 
le bien paternel. Le 13 juin 19 1 1, il épousa Délia 
Bouffard, fille d'Elzéar Bouffard et de Sophie 
Marceau de Saint-Lambert. Le couple eut trois 

toute sa descendance et est restée très vive au point 
que ceux ou celles qui  entrent dans la famille finissent 
par adhirer à ces activités de plein air. Le gibier fut 
perdant longiemps une simple variation dans le menu. 
Plus tard cependant, Thérèse Pelchat Asselin, par son 
talent et son travail inlassable, transformesa les repas 
de gibier en véritables festins gasironomiques pour la 
plus grande joie de sa famille. 

Sa passion pour la cliasse et la pèche n ' a  
cependant pas einpbché Joseph Asselin de remplir 
dans la communauté les charges qu'à celte époque, 
on s'échangcair A tour de r6le : conseiller inunicipal et 
]marguillier. 

garçons : Edmond, Roméo et Georges. 

La fei,ri~e vers 1 Y60. 



Ro,vt?iotide Di-openu E I  Ruber! Aciselin 
le joiii- de /eut- nioringe en jiiin 1974. 

- 

Mriricrge de Georges Asselin 
et de Tlterése Pelchu~. 

poseph Asselin était aussi reconnu à la ronde 
pour dormer l'hospitalité aux mendiants qui s'adtaient 
chez lui pour manger et coucher. 

C'est Georges, le plus jeune des fils de Joseph, 
qui conbnue la lignée sur la ferme paternelle. En 194 1 ,  
i l  épouse Thérèse Pelchat, fille de Joseph Pelchat et 
de Dklima Morin de Saint-Lambert.  Le couple 
donnera naissance à quatre garçons. 

Notons qiie Georges Asselin était conseiller 
municipal au inornent où fiit célébré le centenaire de 
la paroisse en 1954. Il fut aussi, peu après, com~nisaire 
d'école. 

Georges Asselin meurt le 5 aoîit 1965 a l'âge de 
47 ans seuleinen t. La ferme est vendue en 1968 et la 
famille déménage au village de Saint-Lainbert. 

Les quatre fils de Georges Asselin et de Thérèse 
Pelchat sont demeurés à Saint-Lamben. Ce sont : 
Andr.4 ; Rober~ (décédé le 6 janvier 2002), marié a 
Raymonde Drapeau et père de Nadine (Marco 
Busque) et de Chantal ; Rolcit~d, mane à Rita Carrier 
et père d ' ~ i i k  (Claudia Laverdiire) et de Karina (Steve 
Vachon) ; Claude, tnarie a Rkjeanne Guay et père de 
Marie-Pier et de Nicolas. Une nouvelle génération 
commerice à se manifester avec Camylle Asselin (fi Ile 

d'Erik et de Claudia) et Zack Vachon (fils de Karina 
et de Steve). 

La .fatnille en ociobre 2002. As- 
ris. de gauclie B droite : Mcohs .  
Clnude, André, Thérèse Pelchrri 
Asseliii, Rolcind, Kni.inn teriui~r 
soli fils Zock Yachon sidi. ses ge- 
n o ~ r  el Currylie ; debout : Rqeani~e 
Glri?ÿ, !!Llnr,ie-Piei: Clturital. Nrrdilie. 
.bfoi.co B ~ i s q u e .  Claudio Lover- 
diere. Erik,  Rzrrr Corriei er S ~ e v e  
~ ~ O C ~ ~ O I ~ .  



Pierre et Lise r l~von t  la maison 
ail 105, rue des ii-er)~bIes. 

m n  peu d'histoire 

)> est de- 
Il @usa 

venu rc i 
Louise Ri 

-- 

Jatqiies Asseline, matelot de métier, s'estbtabli a 
- 

1" rangée : Boby f i l s  de Pierre qui demetire à 
Sainte-Famille, Be d'Orléans, en 1656 ; il avait 27 ans. Scot!-Joncrioii) el Maxime fils de Lise qui 
Le nom (< P b à la demeure ii Ednloitbiz, AIberraJ ; 

p r e m i k  &en 1662 1' rangée : Nancy fille de P ieue  qii i  deiiicrire u 

à Château-Rrcher. J ~ C c p e s  etait parn au vliiage de Suinte-~blarie), Pierre. Lise. ei Catherine 
(fille de Li.re qui demeure Ù Suirire-Foy). 

B ra Dieppe en Normal 

Pierre et Lise ont clioisi Saint-Lambert, car ils sont 
des amoureux de la nature et de la campagne, tout en 
appréciant la proximité des senrices de la ville. Les 
rts idants de Saint-Lambert ont su conserver leurs 
pa~-iicularités. Leur accueil chaleureux, leur at.ta- 
chement à la terre, leur entraide et leur implication 
daris les différents services de La municipalité en fonr 
des gens sympathiques et intéressants. 

Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, 
Pierre et Lise sont heureux de faire partie de cette 
corninunauté. 

Jetiri U-KJJYIC. 111iiitre charpentier, est également , ---s ,- > 

snnandie 
?a haute- 
- . -  

:. de sa 1 

ville de ( - .  
capitale 
2iiébec c 
-. A 

parti de No Rouen, pour 
s'installerà , année 
ou il épousa Louise Marsolet. I I  mt nomme syndic à 
la ville de QuCbcc en 1662, un r6le de médiateur 
existant avant l'électibn de maire. 

L Ile Assel r e  a ami ;aini- 
Larnt 1992. El' : quatre e deux 
petites-filles. Pierre est ong~naire de Scoa-~rinction 
et est a l'emploi deTelus Québec depuis 30 ans. Lise 
est née à Trois-Riviéres ettravaille au Centre jeunesse 
Chaudière-Appalaches depuis 25 ans. 

- - 

Jade, 3 ans, fille de Boby Asselin er 
de S!@phailie 5oHchardj er Janny, 4 ons, fille d~ 

Naircy Asselin el dc Jason Paul) 



4m810i, ~ e a n - ~ a u l ,  je suis né le 19 décembre 1935, 
de l'union de Joseph Bédard ( 1  895-1963), cultivateur, 
et de Rose-Anna Gagné ( 1 905- 1980), institurrice puis 
menagère. Le 20 août 1960, j 'a i  uni ma destinée à 
celle de Claire Roberge, couturière, née le 14 mars 
1939 Saint-Jean-Chrysostome. Elle est la fille 
d'Alfred Roberge (1 9 1 1 - 197 1 ), menuisier, et de 
Démerise Nadeau ( 19 1 1 - 1986), rnénagére. 

De notre union sont nks quatre enfants : Carole, 
le 7 juillet 196 1 (Adrien Vallerand, 2 janvier 19.59) ; 
JoJi~zr711e, le I l juillet 1964 ; Stépl7ane, le I Fr juillct 1969 
(Julie Piché, 16 septembre 1972) ; et notre benjamin 
FI-idhic, n t  en 1973, et qui a perdu la vie dans un 
inalencontreux accident le 1 7 décembre 1989, à l'âge 
de 16 ans. 

Au fil des ans, notre famille s'est agmndic. Nous 
sommes les heureux grands-parents de sept petits- 
enfants : Alexandre (2 juillet 1986), les jumelles S m h  
et Stéphanie Vallerand (30 septembre 1989), Melanie 
( I 1 octobre 1989) et Nicolas (3 septembre 1992) 
Rhéaurne, Émile (6 avril 1999) et Félix ( 1  7 mai 2002) 
Bédard. 

Dans mon jeune âge, j'ai secondé mon père dans 
les travaux de la ferme. Ce dernier etail à l'époque 
employé de Modern Pavirig. 71 m'a cédé sa place en 
mai 1955. Durant 4 1 ans, j'ai eu\+ comrne opéra- 
teur de macliinerie lourde. J'ai aime ce travail qui 
m'a permis de voyager et de faire vivre ma famille. 
S'ai été. conseiller de 1974 à 1978 et maire de 198 I a 
1985. En décembre 1996, j'ai décidé de prendre ma 
retraite. Comme j'étais bien portant et actif. j'ai 
consacré mes teinps libres à faire du bknévolat au 
sein de la communauté (travaux à l'église, etc.) 

Mais les desseins de Dieu sont insondables. Le 
27 septembre 200 1 ,  j'ai éikvictime d'un banal accident 
qui a freiné mes activités. Grâce au courage de mon 
épouse et à l'attention de nies proches, j e  m'en suis 
sorti malgré tout. J'ai pris conscience de la fragilité 
de la vie et j'ai constaté que, quelles que soient les 
épreuves q u i  nous atteignent, la vie est belle et nous 
devons la vivre pleinement. 

Ma famille et moi remercions la Providence de 

Jçsu d'une famille de dix enfants, j70ccupe le cin- m'avoir épargné en me permettant de passer encore 

quième rang et suis I'ainé des garçons. Trois de mes d'heureux moments dans nobe municipalité qui se veut 

fiii-es sant décédés a1 bas age, de meme qu'une .c,Eiir. chaleureuse et dynamique. Nous rendons hoinmage 

L'...il dernier, nous alqns assislé notre seur Juliene aux organisateurs de ce 15@ anniversaire q u i  font 

dans  sa maladie qui s'est averce mortelle le 1 1 mai revivre la loyauté et la bravoure de nos aïeux. 

200 1 .  11 ne reste que cinq siirvivants. 



T a  famille Béland prend son origine en 
Angleterre soiis le nom de Besland. Elle est donc de 
descendance anglajse, et on sait que les premiers 
Besland sont arrives en A.mérique du Nord vers le 
début du XVIT' siècle. Par la suite, de fil en aiguille, 
la pronoiiciation de Besland se transfome en Béland 
pour adopter finalement la phonétique du é, donc 
Béland. Retnontons maintenant a la fin du XLY' siècle 
pour la naissance de Joseph Réland le 16 mars 1885. 

Mariage de Joscpl-i Béland, ciiltivateur, e t  de 
Marie-Anne Gobeil, ménagère, le 7 septembre 1909 
à Saint-Lamben. 

Joseph esf le fils de Dominique Bélaiid et de Juste 
Boutin de Saint-Lambert. 

MarieAtme, fille de Louis Gobeil et de Vuginie 
Coume de Saint-Lamberi, est née le 19 janvier 1893. 

Mariage de Malcom Sévigny, conducteur de train, 
et d'Éva Couture, ménagère, le 7 février 1922 à 
Chamy. 

Malcom, fils de Jean-Baptiste Sévigny et de Léa 
Demers de Breakeyville, est tié le 38 septembre 1900. 

fiva, fille d'IsraEl Couture et d9Amanda Higgins 
de Breakeyville, est née le 9 janvier 1902. 

Mariage de Rosaire Béland et de Glady's 
Sévigny le 2 septembre 1961 à Breakeyville. 

Rosaire, fils de Josepll Béland et de Marie- Anne 
Gobeil, est né à Saint-Lambert le 26 février 1 933. 

Soudeur-machiniste, il f i i t  employé de Davie 
Shipbuilding, de Crane, de Lacasse Machinerie et de 
Rodrigue Métal, fondateur et actionnaire de FCM, 
entreprise fami liale de la paroisse de Saint-Lambert. 

Rosaire et Glady i 

Ses fjrères et ses sœurs son1 Émelda, Émile, Albert, 
Jeannelte, Noëlla, Welly, Magella, Georges, Armand, 
Marcel et Cyrilla. 

Glady's, fille de Malconi Sévigny et d ' h a  Couture 
de Ereakepille, est née le 4 décembre 1936. 

Glady's fiit préposée, employée du Manoir Clouticr: 
de Bédard et Donaldson, fabricant de friandises, et 
par la siiite, ménagère. 

Ses frères et ses sœurs sont Aimé, Armand, 
Richard, Jean-Baptiste, Marius, Joseph. Jeannette, 
Guy, Malcorn, Stella, Marthe et Jacqueline. 

Marco Béland, né  le 6 avril 1970, est le fils de 
Rosaire Béland et de Glady's Sévigny. Sa conjointe, 
Cynthia Roy, née le 2 1 novembre 1972, est la fille de 
Marc-André Roy et de Diane Poirier. 

Professiomel en mécanique, Marco est employé 
de l'université Laval en enseignement et recl-ierche 
mécanique, et administrateur de FCM, entreprise 
falniliale de Saint-Lambcrt. 

Cynthia est adjointe administrative, employée de 
Cliarnpimont et de La-Mon-Té, et gestionnaire de 
FCM, entrepiise de Saint-Lambert. 

- . ,- -- 
Marco Bélui~d et Cyn~liiri Roy 



@ary Drapeau est  née avec le printemps, le 
21 mars 1909 a Saint-Bernard. Fille de Auguste 
Drapeau ( 1884- 197 1)  et Maric Laveirière ( 1  883- 
1963). elle est la troisième d'une fasnille de dix. En 
1929: elle épouse Eugène Bélanger ( 1  2 septembre 
1899), fils de Joseph Bélanger et Sophonie Rhtaume, 
également de Saint-Belnard. Il est veuf(Bemadette 
ivlurpl~ey, dicédée en 1928 a 32 ans) et père de trois 
filles. Le couple vivra sur une ferme à Saint- 
Narcisse pendant 15 ans. 

En 1944, Eugène achète une boucherie a Saint- 
Lainbert et l'exploite pendant 20 ans, jusqu'a ce qu'un 
grave accidenr de la route le rende inapte à continuer. 
Mary le seconde dans tous les travaux, en plus devoir 
au bien-être et à l'entretien de sa famille. Dieu rappela 
Eugène à lui le 17 janvier 1977. Ils eurent des années 
de bonheur ii~algré les difficultés et les épreuves. 

Huit enfalits coinposent ainsi la fainille : 

Rira, née Ic 17 octobre 193 1 et mariée à Georges- 
Henri Daigle le 12 août 1942 (4 filles) ; 

Bluncl?~, née le 10 mars 1924 et décédée. Elle a 
été mariée ri Raoul Fauclîer le 1" août 1 944, décédé 

( 1  garçon) ; 

Jenizi?inr, née le 29 août 1928, mariée a Antonin 
Fontaine le 1" août 195 1 ,  décé.dé, (2 enfants) ; 

Alexondj-e, ne le 15 juin 1930, inariée a Cécile 
Fillion le 27 septembre 1950 (8 enfants) ; 

Mureel, né le 14 novembre 1934, marié a Mwe- 
Anne Coutm m premières noces le 2 inai 1960 décedèe 
(2 enfants) et a Amande Tailleur le 24 avril 1999 ; 

Piel.rerre, née le 20 avril 1938: mariée a Benoît 
Labei-ge le 26jujllet 1963 (2 garçons) ; 

FlolYoii, ne le 18 octobre 1942. mané à Yvette 
Gagné le25 juillet 1964 13 enfants) ; 

PaitAi~e, née le 5 septembre 1946, snariéc à Alyre 
Vachon le 3 1 novembre 1968 (2 enfüiits) ; 

Veuve depuis 26 ans, elle a la joie d'être entourée 
de ses enfants, de ses 24 petits-enfants. .i: ses 
34 arrière-petits-enfants. Elle habite en bol-il-. re de 
la rivière Chaudière, prks de ses fils Alexanl'i L: et 
Florian. Cetie famille compte cinq générations. 

)Mary affectionne a coiip sur 1 'eau salée. Elle esi 
allée s 'y baigner annuellcment, en Floride, jii .,ju'a 

90 ans. Aujourd'hui, âgée de 94 ans, clle hahite sa 
maison, cultive son jardin, joue au scrabble ci jouit 
d'une santé enviable. Ei lle est membre active d ~ i  Cer- 
cle de Fennicrcs depuis 62 ans. <( Mes hommages aux 
organisateurs pour ce 150e anniversaire. )> 



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

.+iI~.rnirdrc et Cécile 
a lpii i-  SiF a ~ i n i v e ~ ~ a i ~ . e  de ,II uriage. 

g ~ c x a n d r e  Bélanger est né à Saint-Narcisse le 
15 juin 1931. 11  est l'aillé d'une famille de cinq 
enfants, fils d'Eugène Bélanger et de Mary Drapeau. 

Le 27 septembre 1950, il unissait sa destinée à 
celle de Cécile Fillion (14 novembre 1939), fille de 
Wilbrod Fillion et Marie Rhéaume, de la paroisse de 
Saint-Lambert. 

De leur union sont nés huit enfants : 

Datiiel, lié le 2 septembre 195 1 ,  père d'une fille, 
Chantale, qui réside à Québec ; 
Yvui?, n i  le 23 décembre 1 953, pire d'une fille, 
Sonia, et d'lin garçon, Mathieu ; 

~ t l u i y  Belai~ger : Lcs 5 généi,n!ions. 
Ir(' rangée : Daitiel, Moly er ,4lexutldre : 

2' i-arigee . Chantrrle et Coriiie. 

Odette, née le 25 mai 1955, mère d'une fille, 
Catherine ; 
Giylai~te, née le 24 mai 1958, inère de Véronick, 
de Pierre Olivier et de Julien ; 
Jacques, né le 22 juillet 1 959, père de 3essica ; 
Alain, né le 12 mai 1962, père de Guillaume, 
d'Isabelle et d'Alexandra ; 
Lucie, née le27 novembre 1963 ; 
Gilles, né le 8 octobre 1965. 
J-a vie s'est passée sur la ferme du rang Saint- 

André ; la retraite, dans leur résidence de la n ie des 
Érables: et l'hiver.. . au soleil de la Floride de Goldeii 
Towers. 

+ - - - 

La fimilie d'rilexandl-e Bklnnger en 1975. 
1"' rungée : Oderre, Gilles. Lucie or Alain. 

2' iwiigee : Jneques, Daniel. Cécile. 
A le.~nndi.e. Goiylaine et Yvan. 

1 -  - 

- 
La jerale  d 'Alexa~tdre Bélunger. 



$lorian es, né le 18 octobre 1942 à Saint- 
Narcisse de Lotbiniere. 11 est le septième enfant 
d'Eugène Bélanger et le qualriérne de Mary Drapeau. 
Lorsqu'ii a deux ans, ses parents décident de laisser 
la ferme pour déménager à Saint-Lanibert. C'est la 
que son père devient boucher. Ayant terminé ses 
études à l'école du village, Florian opte pour les 
travaux rnanuels. I I  travaille dans les bois, tandt chez 
des sucriers, tantet sur de la macliinerie lourde. 11 
devient opérateiude ces tnachines chez Modern Paving. 
II gagne son pain depuis 32 ans à l'emploi de cette 
compagnje appelée aujourd'hui BML Conshuction. 

Le 25 juillet 1964, il tpouse Yvette Gagné, née le 
3 décembre 1941: filled3Augusie ~agnéetd'Émibenne 
Breton de Saint-Elzéar de Beauce. Après l'école du 
rang, elle continue ses études au couvent de Sainte- 
Marie et fiilalemeni, el le obtient son brevet 
d'enseignement à l'école tiomale de Lévis. A 17 ans, 
elle débute I'enseig-nemeiit à l'école du rang ; et elle 
enseigne ensuite a l'école di1 village. Après huit ans, 
elle deinande uiie muration pour Saitit-Lambert oii 
elle cnseigma 27 autres années. 

Trois enfants sont nés de cette union. D e i ~ i ~ ,  né le 
3 mai 1965, est le conjoint de Sopliie d'Amours, 
professelire-chacl~eure à l'Université Laval. 1 Is sont 
les parents de Marc-Antoine né le 15 juin 1994, et de 
Nicolas, né le 13 février 1997. La famille liabite à 
Sainte-Foy et Denis est ingénieur gestionnaire chez Bell 
Canada. Sylvie est née le 3 1 mai 1970. El le demeure 
à Duberger et  enseigne en électro mécanique au  
Cenrre de formation professionnelle de Lévis. Claude 
est né le 8 septembre 1975. Il  est le conjoint de Karen 
Harvey, i n f s i i r e .  Ils demeurent à Saint-Nicolas. 
Clmlde est propriétaire de Ddneigement Claude 
Bélanger et copropriétaire de Services et entretien de 
pelouses St-Laurent. 

Au long de  toutes ces années marquées de joies 
et de  peines et surtout pour assurer le bien-être de 
leurs enfants et le leur, ils ont eu le plaisir de cons- 
truire trois maisons : la première en 1968, la deuxième 
en 1978 et la troisième, celle qu'ils habitent présente- 
ment au village, en 1997. C'est la qu'yvette jouit de 
sa retraite en ne comptant pas les heures de béngvo- 
lat au sein de la communauté et plus particuliérernent 
au Cercle de Fernieres. Florian, lui, a pris sa retraite 
en 2002 et souliaite passer des jours heureux a 
bûcher, à bricoler ou réparer des anciens tracteurs à 
son garage construit en 1997. Il muvre aussi au ni- 
veau des Chevaliers de Colomb et dans divers autres 
mouvements. 

Aujourd'hui âgée de 60 ans, Yvette est heureuse 
de voir évoluer ses enfants, ses petits-fils et tous ces 
jeunes qu'elle a côtoyés et aimés un jour ou l'autre. 
En tenninant, nous somma fia d'et, citoyens de Saint- 
Lambert et ilous espérons, par nos modestes moyens, 
contribuer à I 'avancement de la coinmunauté. 



3 1s sont tous 1îs dew nés dans la ville de Québec. sec rétaire-hésonère. À p r t i r  de 1998, elle occupera ' 
Claude, né le 4 juin 1939 dans le quartier Lirnojlou, le poste de présidente pendant trois ans. Elle fait 
est le fils de Joseph Bergeron (1 1 mai 189 1 ,  La Ba- partie des Filles d'Isabelle, des Dames chrétiennes et 
leine-3 septembre 1 954) et de Florilda Treniblay est membre du Corniré paroissial de pastorale. Elle 
(1 2 février 1902, Saint-Louis-27 mars 199 1 ), tous deux est aussi ministre de la communion et depuis 1.997, 
de l'Isle-aux-Coudres. Yvette, née le 27 mai 1937 à elle fait partie de la chorale paroissiale. 
Saint-Sauveur, est la fille de Dioclétien Cliénard 
( 1  7 août 1895, Saint-Basile de Portneuf,-3 1 décem- 
bre 198 1 ) et de Florence Lapointe (1 9 février 1907, 
Saint-Laurent, ile d'Orléans - 2 juillet 1964). Ils se 
rencontrencen 1954, puis se marient a l'église Saint- 
Sauveur le 2 juin 1962. Ils vont vivre dans la inaison 
familiale des Bergeron a Charlesbourg. Trois filles 
naissent de leur union : Lucie, le 16 mars 1963, 
Nurholie, le 9 mai 1965 et Marie-Claude, le 25 mars 
1969. 

En 1978, Claude et Yvette deviennent proprit- 
taires d'uii terrain dans le Parc Boutin. Tls construisent 
leur maison en 1953. C'est donc le déménagement à 
Saint-Lambert. A cette époque, Claude est employé 
au ministère des Transnorts du Ouébec et Yvette est 

En 1996, Claude est n o r m e  marguillier. I l  entre 
dans la chorale paroissiale. En 1997, il devieni 
membre des Chevaliers de Colornb de Saint-Lambert. 
Il occupe le poste de cérkmoniaii-e, erisuite de Député 
Cirand Chevalier et en juin 2002, i l  est nommé Grand 
Chevalier. II participe beaucoup aux travaux de  
rénovation de l'église. I I  est aussi collaborateur au 
Se.rvice d'entraide. 

À cette famille s'ajoutent trois petits enfants : 
Benoit Mararida (ni  le 5 juillet 1991) et Vincent 
Matanda (né le 1 O avril 1 994) fils de Lucie Bergeron et 
de François Maranda, ainsi que Catherine Vil leneuve 
(née le 29 septembre 1999) fille de Marie-Claude 
Bergeron et de Pierre Villeneuve. 

-. 
secrétaire pour un organisme syndical de Québec. La famille Bergeron rend liornmage à tous les 

Claude prend sa retraite en 1996 et Yvette en 1997. citoyens et citoyennes de Saint-Lainbert à l'occasion 
du 150' anniversaire de la paroisse et elle est fière de Ils s'engagent très vite dans la vie paroissiale de 
participer à cet événement. 

Saint-Lambert. El1 1995, Yvette devient meinbrc du 
Cercle de Fcrrnières, et en 1996, elle est élue 

I n  rangée. de gnitchc à droite : PÏiicetlt M . ,  Clnude, Yvez~e, Ca~l ie~, ine  V er Benoîr hl. : 
Zr rongée : !Va~lialie, Dori R , ,br ie-Clr i i ide.  P i o i w  Y ,  Liicie ri Ft.ri~içois A J ~ .  



- -- - 

Assis : Dnijc. ; 1'' i-aiigée , Doiiielle e l  Stkplirriiir : 
2' rongée. Jonciihrin rr Germairr. 

B â t i r  une nouvelle vie à deux et saisir tous DanieHe est née le 29 septembre 1964 à Thetford 

les moments de bonheur, voilà notre ol~jectif. Mines, fille unique dc Gisèle Veilleux. Ayatit obtenu 

Germain est né le 5 décembre 1955 a Saint- un diplorne d'études collégiales en finances, elle 

Bernard, fils d'Ernest Bei-thiaume et de Cicile Breton. travaille depuis 1990 chez Texel inc. a titre d'agente 

~~~~i~ est ébéniste possède une solide exPeience de crédit. Poursuivant ses étiides a temps partiel, elle 

dans le domaine de la construction où il  a travaillé obtient son cei-tificai en administration et devient 

années. ~~~~i~ g78, il t ravai l le  dans la détentrice du titre de « FCI ». Danielle est la mèrede 

fabrication et la pose d'escaliers de bois franc et deux enfants : 

égaleri-ient dans la conception cle meubles. Gennain Sléphlztiie, née le 2 mai 1983 ; 
est le père de quatre enfants : Jonnfhn?~. n i  le 29 mai 1989. 

Eric, né le 5 octobre 1978 ; Outre leur travail, Germain et Danielle ont des 
Alain, né le 2 1 juillet 1982 ; 

rb1~17oi1, née le 8 février 1984 ; 

Dwe,  né le 3 1 août 1990. 

passions communes pour l'horticulture, la naiure et 
les voyages. Ils sont fiers de demeurer à Saint- 
Lambel-i. 



- 

Maricl le  of Corirud. le 9 octobre 1965. 

a o n r a d  ~ernier ,  né B Windsor Mills le 29 awil 
1942, et Marielle Arcand, née à Charny le 18 juillet 
1943, se marient le 9 octobre 1965 en l'église Saint- 
Louis-de-France a Sainte-Foy. 

Conrad, agronome de profession, est séduit par la 
fermette de Gérard Labonte. Ils achètent la maison et 
le lopin de terre situés sur la rue des Érables à Saint- 
Lambert. Comblede bonheur, quatre garçonsviement 
remplir la vie du couple. 

Étant donné que la fainille grandit, en été 1 97 1, 
Conrad et hifarielle font construire une plus graiide 
maison juste a côte de la première. Elle est située au 
1366, des Érables et ils y habitent toujours. En dé- 
cembre 1 975, ils achète11 t, avec Léopold Arcand (père 
de Marielle), l'ancienne ferme de Georges Asselin 
située au  1955, rue du Pont que l'on nommait 
autrefois (< rang Saint-Patrice ». Léopold Arcaod ha- 
bite SIU cette fernie pendant douze ans. L'élevage 

Dés son anivée a Saint-Lambert, Conrad s'est 
impliqué dans la Commissioii scolaire à titre de 
conseiller, et par la suite en tant que président et 
représentant d e s  parents .  En 1967, i l  est élu 
conseiller inunicipal pour LUI mandat de deux ans sous 
le régne d'Alexis Blanchet. Il s'est ensuite irnpliqiié 
dans le Conseil de la fabrique comme marguillier et 
secrétaire du comité des cloches. Au niveau de la 
Caisse populaire, Conrad a été conseiller et secrétaire 
de 1988 jusqu'a la fusion en juillet 2000. Retraité 
depuis 1996, i l  est toujours aussi impliqué comme 
béné\lole : président de la section de Québec pour 
1'01-dre des agronolnes du Quibec, président de la 
société zoologique du Québec, membre de la societk 
Provencher d'histoire naturelle, de la société des 
éleveurs de moutons de races pures du Québec et de 
1'Ul3A, section de Qukbec. 

Marielle, de son côté, s'est impliquée dans la 
cornmercjalisation de I 'agneau a partir de 1982. Elle 
agit à titre de personne ressource et membre de 
divers comités reliés à la distribution et la mise en 
marché de l'agneau frais du Québec. Elle supervise 
présentement quatre personnes af in  d'assurer la 
dis.tribution d'agneau dans tout le Québec métro- 
poli tain pour l'entreprise Ferme Bémrc Distribution. 

Pour supporter les enfants dans leurs activités, 
Conrad et Marielle ont agi a titre de bénévoles dans 
les loisirs et le hockey inineur jusqu'à la fin de leur 
adolescence. 

des chevaux de corne fut la première occupation c -y=< .=+Y . 
7 - à la fcme. Au cours des années, l'élevage des 

agneaux a remplacé celui des clievai~x, d'ou 0 n 
est née : Fenne Bérarc ; reconnue dans tout le 
Québec pour la qualité de ses sujets de repro- 
duction ainsi que pour la distribution d'agneau 
frais du Québec. 

La fnniille en 1993 
1" rntigée . Fraircis, Joël, Ahrielle er Coi i l~~rd , 

? ,a~ieée . tliicetit er Christirin 



Ch~*i,s,iuli; né le 17 août 1966, a épousé Marie- 
Claude Parisé de New-Richmond en Gaspésie le 
18 inai 199 1 .  Ils ont trois enfants : Claude, né en 1990, 
Jade et Rébecca nées e n  1991. Cliristian est 
agronome comme son père et demeure à Saint- 
Lambert depuis 700 1 ,  après 2tre demeuré aux quatre 
coins de la province. 

Vifice~?r, né le 28 septembre 1967, a épouse 
Marie-Josée Cayer de Saint-Bruno de Moiitan~ille le 
9 août 1997. Ils ont une fille : ~ v e  née en 1999 et 
attendent un autre enfant pour septembre 3003. 
Vincent est d i rec teur  général  de Sacomatic et 
demeure à Breakeyville depuis 2002. Membre des 
Aramis depuis 1990 i l  est depuis toujom mis impliqué 
socialement dans différents orgaiiismes. 

Fi-nncis, tié le 27 septembre 1968, liabite depuis 
peu Saint-Heriri avec sa conjointe, Marlène Roy. II 
est père d'un fils : Emmanuel né en 1999. Francis 
travaille sur l'entreprise familiale de commer- 
cialisation d'agneaux avec ses parents. II est un 
passionné de musique et chante régulièremerit un peu 
partout au Québec. 

Joël, tié le 16 octobre 1971, a époiisé Natlialie 
Lacroix de Montréal le 24 juillet 1993. Ils ont trois 
enfants : Marie-Hélène, née en 1994, Alexis, né en 

1996 et Émile, né en 2001. Joël est économiste et 
éleve des moutons sur la ferme familiale depuis 1997. 
Il est très implique ail niveau agricole (entre autres a 
I'UPA) afin de travailler à améliorer le sort de la 
relève ei-i agriculture. 

- - 

La ~ ~ I I I  rnasct , / i~~e eii 2003 , Émile, Joël. Alexis. Fi-nnci.c, 
Emnio)titel. René, Clnude, Mncet~r et Clir-isriui.i. 



'i 

, P a  famille Bernard, dit Gonthier reqoit son 
premier ancêtre Bernard vers 1670, en provenance 
de Saint-Séverin, paroisse de Paris. 11 se marie à 
Québec en 1676 et, dès 17 16, la famille se divise en 
deux branches : les Gonthier (Gauthier) s'éloignant 
vers Charlevoix et le Saguenay, et les Bernard 
demeurant dans la région jmmédiate de Québec. On 
les retrouve ensuite à Beaumont, Lévis, Saint-Michel 
de Bellechasse, Saint Get~tais, Saint- Jean-Chrysostome 
et Saint-Lamberi ei-i 1863. Un rassemblement des 
descendants de Frédéric Labonte et d'Euplirasie 
Bernard a eu lieu le 5 jiiillel 1998 et a rejoint près de 
250 persoiuies du Québec et  de l'est des États-unis. 
Les aînés, Aline, 96 ans, Yvonne, 90 am,  Rosa, 87 ans 
et Érnilc, 85 ans, étaient présents, entouris de leurs 
enfants. 

Famille Bernard, dit Gonil-iier 

Bernard Gonthier (1 643-1 7 16) est le fils de Jean 
Gontl-iier et de Marie Lay de Saint-Séverin, Paris. I I  
vient au  Québec et s'y marie en 1676. 

On retrouve les Bernard à Québec en 1676, à 
Lévis en 1682, et à Beaumo~it,  de 1698 à 1732, a 
Saint-Michel de Bellechasse en 1749, a Saint- 
Jean-Chiysostome de 1750 a 178 1 ,  à Saint-Gervais 
de 1832 à 1874 a l'ile d'Orléans en 188 1 et à Saint- 
Lambert en 1 863. 

Première génération 

Premier mariage : 

Bernard Gonthier B. épouse Marguerite Pasquier de 
Saint Paul, Poitou en France, à Québec le 26 janvier 
1 676. 

Six en fants : 

Bernard, 1676 ; Louis, 1679 ; Jean-Baptiste, 1680 ; 
Denis, 1682 ; Marguerite, 1685 ; Hélène, 1687. 

Deuxiènie niailage : 

Bernard Gonthier B. épouse Française Forgiies de 
Québec, a Beauinont le 4 novembre 1698. 

Deux enfants : 

François-René, 1 702 ; Beniard, 1 703. 

Beniard Ganthier est inhumé à Beaumont en 17 16. 

Deuxième génératjon 

Jean-Baptiste Bernard ( 1  680) marie Geneviève Le Roy 
en 1708. 

Dix enfants : 

Pierre-Louis, 171 1 ;Jean-Baptiste, 1713 ; M. Ge- 
nevi.ève, l 7 l 6 ; Louis, l 7 l 8 ; François, 1720 ; Étienne, 
1722 ; M. Genikve, 1724 ; M. Anne, 1729 ; Joseplî 
François, 1730, décédé en 1733 ; Urçiile, 1732, déce- 
dée en 1733. 

Troisième génération 

Premier niaii age : 

Jean-Baptiste Bernard, rié le 21 mai 171 3, épouse 
M-Josette (ou Maria) La Casse à Beaumont le 
1 3 novei-iibre 1736. 

Dix enfants : 

J .  François, 1737 ; Bernard, 1 740 ; hdarie C., 1 742 ; 
Cécile, 1744 ; Véronique, 1747 ; Joseph Marie, 

1 749 ; Angélique, 1 750 ; Marguerite, 1 753 ; Catherine, 
1755 ; Pierre, 1756. 

Deiuciéme maiiage : 

Jeati-Baptiste Bernard épouse M. Catherine Jourdain 
le 22 janvier 1759. 

Quatrième gbnération 

Joseph Marie Bernard, né le 29 juillet 1749, se marie 
avec klargiierite Larrivée Sa in t -Michel  d e  
Bellecbasse le 23 mars 1 772. 

Neuf enfants : 

Joseph ; Margyerite ; Pierre ; Jean-Baptiste ; Jacques, 
1781 ;Augustin, 1753 est jumeau avec Étienne ; Vic- 
toire, 1785 ; Louis, 1787. 

Cinquième génération 

Jean-Baptiste marie Marie Anne Morin à Sainl-Gei-vais 
le 18 août 1806. 

Sept enfants : 

Marie-Anne ; Pierre ; Jacqiies ; Jean ; Marguerite ; 
Brigitte ; Joscph. 



Sixiéme généi.atiori Quatorze enfants : 

Pierre Bernard se marie avec Julie Rue1 le 1 1 juin 1833 Pierre Cyrille, 7 septembre 1860, Auburn N .Y. ; 
a Saint-Gervais. Damas Alfred, 5 juin 1862 ; Alfred, 1863 ; DCmerise, 

Quatre enfants 28 juillet 1864, Auburn N.Y. ; Octavie, 33 avril 1866, 

Julie ; Pierre ;Jacques ; Euphrasie. Labelle, Québec ; Louis Octave, 2 1 avril 1868, Breaky, 
Québec ; Damas Israël, 4 mai 1870 ; Louis Athanase, 

Achat d'une terre a Saint-Gervais en 1824 qui devient 6 mars 1872, Breaky, Québec ; Anastasie-Aurélie, 
propriété de Jacques Gautliier Beriiard. 4 septembre 1874, Saint-Lambert ; Rose-Anastasie. 
Septième génération 4 septembre 1875, Hadord, Conn. ; Euphmie. 4 a 6 1  
Pierre Bernard épouse Marie Boutin 4 Saint-Gewais 1877, épousera Frédéric Labonte, Saint-Lambert ; 
le 2 aoîit 1859. Phydime, 31 janvier 1 879, Saint-Lambert ; Gcorgianna, 

18 janvier 188 1, Saine-Prosger ; Désire, 17 décembre 
1 884,IFIartford, Conn. 

Pierre Cyrille 



- 

!Vatho lie. Agclrhe. Éinile el SyIi~aiii. 

Émile a fait I'acquisition de la ferme d'Albert 
Bél~ind le 1" juh  1968. Au moment de l'achat, la 
ferme comptait 14 vaches croisées, quelques génisses 
et quelques porcs. Par la suite, Émile a conscmit une 
laiterie eii 1970, une vacherie en 1973, une maison 
en 1976, le garage en 1981, la ralloiige d'étable en 
1984 et un silo en 1997. 

~ i n i l e  a été directeur de bon nombre de mouve- 
,@é à Sainte-Marguerite le 1 février 1947, ments agricoles. Depuis plusieurs années, il participe 

Émile est le quatrième d'une famille de 15 enfants. à diverses expositions agricoles. 
I l  est le fils de Gérard Bilodeau, né le 24 novembre En jiih 2000, nous avons vendu la ferme a Nahalie 
1918etdkédéle24jan~ieï1993,etdeJeanneBo~tin. , t à s o n m a r i .  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t d ~ l ~ ~ ~ ~ t ~ , 1 ~ ~ h ~ p t ~ l  
née le 13 inai 1 920, cultivateurs a Sainte-Marguerite. 35 vaches, plusieurs taures et génisses, 

1'1 a épousé Agathe T q e o n  le 20 septembre 1969. ioutes de race pure et enregistrées. A u  cours de no- 
Née le 3 janvier 1 947, elle est la fille de Joseph ire camère, sious avons aussi acheté plusieurs kilos 
Turgeon et de Bernadette Dumont. De notre union de quota. Éinile est également chauffeur d'autobus 
sont nés deux enfants : Si~lvniri,  en avril 1971, et scolaire et ce, depuis 32 ans. 
.Wafi?alie, en  septembre 1973. Nous avons aussi 
qualre petits-enfants : William, Maude, Élizabeth et -- *: - . - -- 
Alexandra. l .~ -- - - - -  

- - -  - 

Notre maison. 



. . , -<-- .--y--- -- - ye suis né à Sain!-Lambert le 8 awil 1971, fils 
d'6mile   il ode au et d ' ~ ~ a t h e    urge an, et I'aî~ié d 'urie 
famille de deux enfants. De 1988 B 1990, j'ai étudié I 

au Cégep Franqois-Xavier-Gameaii. Par ia suite, en 
1990 et 199 1 ,  j'ai étudié à l'université Laval. Après ' I Î1 

;i 1. ,Fr@ * 431 1 
ina.intes réflexions, j'ai décidé de reio~rn-ier au Ckgep ' i '  

-. 

Levis-Lauzon en architecture, de 199 1 à 1994. Depuis 2,' .* 

ce temps, je travaille aux indusrries et équipements 
' '"1 

Laliberté, de Sainte-Claire, en permanence. Je h-availle d i . f fi/ 4 C~9 
aussi à temps partiel, à [non compte, dans le dessin de i ?: 
bitimenrs agricoles. c;i 4*6i., 

En 1995, j'ai rencontre ma conjointe, Micheline q L.' ' 4  
", 

Lemelin (19 août 1971). En 1997, nous avons - 
acquis notre maison à Saint-Anseltne. De notre union 1 . ,-. i,- ,: $.$, l - 
sonr nés deux enfants dont nous sommes Ires fiers : .+ t 

CA.:&.-, ,- 

1 '4 
8 . 8 ' 

C.F9lllam, le 3 février 2000, et ~liznbe!h, le 1 1 juin 200 1 . - ,.  

Sylvain. kliaherli, I Villinnr Pr Mic,hrli~ic. 



; 
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m o i ,  Nathalie, je suis fille d'Émile ~ i lodeao  lié 
en 1947, et d'Agathe Turgeon, née en 1947. Née le 
14 septembre 1972, je sujs la cadette d'une famille de 
deux enfants. Yves, txoisiéme d'une farnil le de quatre 
enfants, est le fils de Rosaire Labbé, né en 1942, et de 
Ttiérése Gosselin, née en 1947. 11 est né le 7 septembre 
1974 à Saint-Gervais de Bellechasse. 

Tous les deux avons fait notre cégep a CITA de 
La Pocatiére en zootechnologie, ce qui nous a pem~is  
de nous rencontrer. 

J'ai obtenu moi1 diplôme eri 1993 et Yves, ei-i 1994. 
Mes études terminées; j ' a i  été a l'emploi du MAPAQ 
et du PATLQ tout en donnant un coup de mairi sur la 
ferme. Durant ce temps, Yves était a l'emploi du 
PATLQ et travaillait sur la ferme de ses parents. 

Le 29 mai 1.999, nous iious sommes mariés à Saint- 
Lambert. De notre union sont nées Mcrude, le 30 rnars 
2000, et Alexandra, le 19 janvier 2002. 

À l'été 1999, nous avons procédé à la constmc- 
tion d'une fosse à Fumier et de I'agrandisçemenf de la 
vacherie pour les génisses, ce qui nous a permis d'être 
confortnes a u  tiiveau de I'enviroiinement pour 
finaliser le transfert de la ferme en juin 2000. 

Au cours des étés 2000 et 2001, nous avons 
modifié les stalles dans I'ézable, rajeunj le système de 
rraite et augrnenré la capacité du réservoir a lait. Au 
cours de toutes ces modificatioi-is, nous avons acquis 
1 O kg de quota, ce qui ~ious donne le droit de produire 
près de 44 kg de matière grasse par jour. Aujourd'hui, 
la ferme possède 135 arpents et en loue 123 autres. 
Le cheptel est composé de 45 vaches Holstein, qui 
produisent amuellernent 11 042 kg de lait par vache, 
et de 40 sujets de reniplacetnent. 



P o s e p h  Bilodeau, fils de Josepli Bilodeau et de 
Victoria Coulombe de Saint-Isidore, acheta une teire 
à Saint-Lainberi, en juin 1927, ei le 20 noveinbre 1929, 
épousa Yvonnc Nadeau, f i l le de Théophile Nadeau 
et de Corrine Roy de Saint-Lambert. 

De cette union naquirent six enfants : 

Yoluilde (Aimé Larochelle, décédé). En- 
fants : Yves, André et Daniel. 

Loirisette (Élie Labonté, décédé). Enfants : 
Celine, Laurence, Bn ino ,  René (décédé), 
Antonine, Carmen, Germain et Éric. 

Réal [Yvet-ie Coulombe). Enfants : Sylvie et 
Guy laine. 

Gliiskiii?e (Aurèle Boucher). Enfants : Ri- 
chard (décédé) et S téphane. 

ho!? (Céline Lagueus). Enfants : Sonia (dé- 
cédkc), Martin et Maiioii. 

Lise (Gilles Girard). Enfants : Steed et Nancy. 

Cette terrc apprirrient encore à deux de ses en- 
fants. 

- 



g f c v e ,  fils de Roger Bilodeau, né 14 mai 1950 
et de Gilberte Roy, née le 10 mars 1 943, demeurant à 
Sainte-Marguerite, est l 'aîné d'une famille de deux 
enfants. I l  est né le 29 décembre 1974. 

11 fait ses &des à I'Inscitut de teclmologie agro- 
alimentaire de Saint-Hyacinthe de 1992 A 1995. 
Spécialisé en horticulture ornementale, il débute 
comme stagiaire au sein de la pépinière Québec 
Multiplants sihiée à Saint-Apoll illaire, entreprise dont 
i l  est toujours à l'emploi aujourd'hui. 

En 1995, i l  fait la cornaissance d'Hélène, fille de 
Jackie Deblois, nk le 33 décembre 1949 et: de Luce 
Hébert, née le 23 décembre 1956, demeurant à Saint- 
Cyprien. Elle est la première d'une famille de rrois 
enfants. Elle, ainsi que sa sœurjumelle, otit vu le jour 
le 23 juin 1977. 

Hélbne fiéqueore le Cégep Beauce-Appalaches 
de 1994 à 1997, amée où elle obtient son diplorne en 
lechniques administratives. Par la suite, elle travaille 
pendant près de trois ans chez Bernard Tnnspori inc., 
entreprise située au Lac-Etchemin. Depuis 2000, elle 
euvre  au sein de la finile comptable Blanchette, 
Vachon et Associés de Sainte-Marie. 

Afin de se rapprocher de leur travail respectif, 
Hélène et Steve débutent la construction de leur 
maison en 1999 dans  la  municipalité de Saint- 
Lambert, poir s'y installer un an plus tard. Ils passent 
d'ailleurs ilne bonne partie de leur temps libre à 
jardiner en vued'embellir leur terrain dont ils sont fiers. 

HélCne et Steve soiit hciireux de faire partie de la 
population de Saint-Lamberc et de Eter avec vous tous 

son 1 50' anniversaire. 



I 

- < >--.. . . -. Fw- ---~-- .i animaux, il privilégie la culture de la pomme de terre. 
1 

Pour une somme variant entre 0,75 $ et 1 ,O0 $ le cent 

l livres, la livraison se fait de porte en porte en voilure a d': ::P. 

cheval. On se rend parfois jusqu'à Cliarny, et d'autres 
fois jusqu'à Sainte-Marie, et là, Léo devient, bien que 

r I 
w r  l très modestement, parmi les premiers fournisseurs de 

? madame Diilac (pour les chips). En 1955, i cause de 
" l'élargissement de la route no 1 ,  la maison familiale 

1 

- - 

;14~1i,iage iie LEo Bissoii e ,  de Geri~ io in~  E o L ~ / ~ J I .  

x é o  Disson, natif des Saints-Anges de Beauce, 
et Germaine  Boutin de  Sainte-Marguerite de 
Dorchester, unissent leurs destinées le. 25 juin 1930. 
A minuit, au cours de cette soirée de noces, la mariée 
Etera ses 20 ans.. . Pour ces deux jeunes remplis de 
confiance el d'enthousiasme, les rives de la Cliaudière 
et 12s promesses de la nouvelle terre à exploiter leur 
en mettent plein la vue; plein le ccçur et plein les bras. 

C'est en 1937 que Lko Bisson a acheté de 
Mme Cyille Roy, le lot portant le numéro de cadastre 
446, de la paroisse Saint-Lambert-de-Lauzon, au prix 

de 3500 $, payable comme suit : 11 00 % comptant, et 
la balance, 100 S par année, sans intérêt'. C'est sur 
cette rnêrne terre qu'ils concrétiseront leur rêve ! 

Ei naturellement, le labeur et l'amour ne tarde- 
ront pas à produire leurs fiuits. Comme une terre 
ginireuse, leur union dome naissance 13 enfants 
- seuls des jumeaux ne sumivront pas plus d'un mois. 
En 1952, Leo, avec l'aide de ses fils et des ouvriers 
du tsmps. rebàtit la grange. En plus de l'élevage des 

doit ètre déplacée et réiiistallée sur de nouvelles fon- 
dations. Cet important travail n'est pas encore terminé 
quand le malheur frappe. Notre père, qui aimait tarit 
sa terre et ses chevaux, décède dans un accident de 
travail sur sa ferme, en cette première journée de la 
récolte des pon-imes de terre. Benoit et les autres 
garçons prennent courageusement la relève. Rien ne 
sera jamais plus comme avant, mais i l  faut bien que la 
vie continue ! Après avoir soutenu courageusement 
sa famille, notre t n h ,  Germaine, décédera le 18 dé- 
cembre 1 98 1 ; mais l'amour et la douce force intérieure 
qu'elle a toujours s u  communicluer nous la garde bien 
présente. 

Si, dans cette famille, le travail et le soutieti mu- 
tuel sont importants, la foi et la priere ne le sont pas 
moins. Aussi, parmi eux, le Seigneur s'est choisi quel- 
ques filles qui donneront, en guise de reconnaissance 
pour tant d'amour reçu, une grande partic dc leur vie 
au  service de l'Église et de ses missions. 

Bureau d'eiiregisrrcinciit 
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Rolnrtd. Hijlèi~e et Yu/ande. 

Yula~lde, l'aînée, passera 18 ans chez les Sœurs 
Saint-Paul de Chartres ou elle se donnera surtout dans 
la formation de ses compagnes et dans I'enseigne- 
ment. En 197 1 ,  elle épouse celui qui l'a séduite, Roland 
Couture, lm Am;ricain, comme elle aime le dire. Le 
plus beau fruit de leur amour : la belle Hélène. 

C'est l'institut séculier Les Oblates Missioiinai- 
res de Marie-Immacul22 que Ger)tget,e choisit pour 
vivre en plein monde l'Amour et les talents a parta- 
ger. De 1954 a 1970; elle œuvre daris différentes villes 
du Québec. Ensuite, elle passera plus de 27 années, 
comme missionnaire au Tchad en Afrique. Depuis 
son retour cn 1997, elle vit à Trois-Rivières où sa dis- 
ponibili te et ses apti rudes sonr requises pour répondre 
à différents besoins. 

Rachel, ia troisième, a, elle aussi, a été en mission 
pendant 14 ans au Tchad. Un bon jour, elle a rencon- 
tré I'homtne de sa vie, Manuel Laplante, et depuis le 
18 décembre 1976, ils filent ensemble, visiblement, le 
parfait bonheur. 

Sui vent Betzoît, Roymorid, Gnéfnt? et Fe~*nand 
dont voiisconnaîtrez l'histoire dam les pages siiivmiles. 

Céline, la dixième enfant de la fainille, naît c inq  
jours avant que l'aîriée me ses 10 ans. Belle moyenne, 
n'est-ce pas ! A 21 ans, elle choisit, elle aussi, de 
donner sa vie dans le mime instirut que sa soeur 
Georgerte. Après ilne camère de 36 ans d'eilseigne- 
ment, dotit 10 eti Haïti, elle profite de sa retraite pour 
rendre grâces et vivre au quotidien sa mission au 
Quebec. 

Clrrudette, née le 18 octobre 1945, a vécii sa jeu- 
nesse a Saint-Lambert où elle a renconii Roger Boutjn 
de la même paroisse. Ils ont convolé en justes noces 
en 1968. De cette union est né, en 197 1 ,  leur fils uni- 
que Dominic. En 1990, elle a quitté Saint-Lambert 
pour s'établir à Cap-Rouge ou elle partage mainte- 
nant sa vie avec son nouveau corijoint, Michel Ricard. 

S~izan~te, la dernière de la famil le, est in fiimière 
et a travaillé comme coopérante en Haïti, au Tchad, 
en Angola, au Honduras et dans le Grand Nord du 
Qukbec. Elle poursiiit toujours sa course de globe- 
trotter.. . 

7 Pour plus d'informatio~i sur I'lnstinit. les plus curieux poun-ont lsnbelle el G~ri/lnilti~e. 
consulter le sirc Inteniet : wwu,.inst-seculier-on>mj.com 
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Plusieurs se souviendront de l 'avant-dernrer, Y'vail, 

le sportif, et de la belle Fernaride, son époiise. Ils 
partageaient leur amour avec leurs trois enfants ado- 
res : Isabelle, Cruillaurne et David Le 9 novembre 
1976. le couple filait vers I'lidpital Sainte-Justine avec 
Guillaume, el lin malheiireux accident de la route les a 
foudroyés mortellement. Monique Monn, la sœur et 

ainie de Feniande, et  son copain Gilles Cairier ont , t 

pris spontanément, avec amour et coinpétei~ce, la re- 
lève des parents. Aiijourd'hui, David a 36 ans et est 

un grand voyageur à travers le monde. isabclle ct son 
conjoint, Denis Dubois: vivent a Varennes et sont les 
heureux parents d'un beau Guillaume. Que c'est beau. [ I I  
que c'est grand la vie ! -. * - . *  

- - 

Merci, Saint-Lambert, depuis 150 ans tu es pré- Beiioî~. lors de Ili constriicrion 
sent aux reves et aux peines de tes citoyens ! de la gi.uilge e ~ i  19j2 .  



Descendant dc LCo Bisson 

Yolm~de et Beiioir le 28 septembre 1963. 

a e n o î t ,  né le 22 janvier 1935 à Saint-Lambert, 
est le fils de Léo Bisson et de Germaine Boutin. 
Yolande Létourneau, née le 1 1 septembre 1935, est 
la fille de Philippe Létourneau (1907-1976) et de 
Corinne Matliieu (1909-1974). L'histoire de la famille 
commence lorsque Benoît et Yolande se marient, le 
28 septembre 1963, à Saint-Théophile-deBeauce. 
Yolande, originaire de cette paroisse, y a vécu jusqu'a 
l'âge de 17 ans. A ce moment, elle quitte son patelin 
pour aller travailler à Québec c o r n e  réceptionniste. 
Elle exercera ce métier pendanr dix ans, avant de venir 
vivre avec Benoît a Saint-Lambert. 

A la demande de son père, Benoit quitte l'école A 
l'âge de douze ans pour aider a i ~ u  travaux de la ferme. 
Il a ainsi développé l'amour de la terre. L'expérience 
acquise sur la fenne paternelle lui a servi à devenir 
lui-inCrne producteur agricole. 

Nous avons toujours habité la deineure paternelle, 
une maison centenaire que nous avons eniretenue avec 
la fierté d'avoir contribué à la conservation di1 
parrimoine. Elle est située à un endroit stratégique 
sur le bord de la rivière Chaudière qui, lors de la 
débâcle d u  printemps, est parfois pour nous aussi 
imprévisible que menaçante. 

De notre union sont nés quatre enfants : Mnrfif~ 
en 1964, Jean-Frunçois en 1966, Bernurd en 197 1 

et Gel~eviève en 1977. 
Martin est producteur de pommes de terre. Sa 

récolte est acheminée vers la transformation. Il 
perpétue ainsi la passion de la culture chez les Bisson. 

Ir('  ~ ~ u l i g c e  : Genei;iéve ei Mortri7 ; 
2' r-rrngée : Rernoi-cl, Jean-Fi~at~çois. Renoil er Yolande. 

Jean-François miivre dans le domaine de la 
con stniction.. Pendant quelques années, il a travaillé 
au Nunavit. Sa conjointe, Nancy Cloutier, est née a 
Sainte-Marie. En juin 2003, ils auront le bonheur de 
voir naître leur premier enfant. 

Bernard travaille chez un fabricant de poutres 
d'acier a Saiiite-Marie. Sa conjointe, Annie Moreau, 
est née à Sainte-Foy. Ils sont les heureux parents 
d'me fillette, Claudine, née le 28 décembre 200 1. 

Geneviève est praticienne en massage. Elle a 
également un certificat de sauveteur et est instructeur 
certifié en équitatioii. L'amour des clievaux lui est 
sans doute venu en héritage de son grand-père Léo. 
Son conjoint, Mathieu Gingras, est originaire de 
Donnacona. 



de Lzo - 

@n petit mil magique est venu capter discrète- 
ment certains faits marquants de leur vie. 

Raymond, né le 11 juillet 1936, deuxième fils de 
Léo Bisson (6 ju in  1904 - 5 octobre 19.55) et de 
Germaine Boutin de Sainte-Marguerite (26 juin 191 1 
- 18 décembre 1981), unit sa destinée a celle de 
Rolande Caritin le 23 juillet 1966. Rolande, née le 
12 Juillet 1944 a Charny, est la fille de Léopold Cantim 
de Saint-Jean-Clirysostome (1 2 août 19 18 - 4 août 
199 1 )  et d '  Alexina Bourget de Saint-Anselme 
(29 septembre 192 1 - 2 février 200 1). Léopold et 
Alexina s'étaient kpouses le 4 septembre 1940. 

Le 14 juillet 1967 naît leur premier garçon : 
Michel. Quel grand bonheur ! 

7 - - ,,- 

ibiylèrie. Raymond et Rolande. 

Et le 18 aoUt 1971, blylène, leur première fille, 
vient les combler dejoie ! 

Le 15 novembre 197 1,  c'est le départ de Michcl au 

pays des aiiges. Heureusement, la vie continuait, gràce 
à notre h-&or de trois mois seule~nent. 

Raymond a travaille comme fonctionnaire au 
gouvernement provincial pendant 35 ans. S'il a cassé 
des manclies de pelles, ce n'est pas en s'appuyant 
dessus.. . Ha ! ha ! ha ! 

Et si Rolande aime prendre son p'tit café, sachez 
qu'elle en a servi plusieurs pendant lcs 14 années où 
elle a travaille au restaurant de sa sœur Thkrise. En 
plus de tous les soins prodigués aux enfants, ça fait 
iine bel le carrière ! 

Aujourd'hui, ils sont à leur retraite. TI tie faudrait 
pas le dire trop fort.. . mais si quelqu'un est dans le 
besoin, ces deux-là, tout comme Myléne d'ailleurs, 
oublient leur intérêt personnel et s'empressent de 
répondre à l'appel. En plus, ils volts laissent avec la 
conviction que c'est vous qui les avez rendus plus 
heureux eti leiir permettant de veiiir vous aider. 

Mais le plus beau cadeau que la vie leur redonne 
tous les jours, c'est leur grande fille Mylène. 

Michel 
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Gueran el Rel-~inde~ie 

@abtan  Bisson, n é  à Saint-Lambert le  
18 octobre 1937, est le fils de Ldo Bisson de Saints- 
Anges de Beaiice (6  juin 1904 - 5 octobre 1955) et 

. . 
de Germaine Bouîin de Sainte-M~erite (26 juin 19 1 1 - = -..= 
- 1 8 décen~bre 198 1 ). Le 12 m a i  1973, il épousa Brigirre Bissoi7 Stéplrnji Rioits 
Bernadette Laliberté (29 mars 1 939), native d'Acton 
Vale, filledeGérard Lalibertk(8 aout 1914-28 février 
1998) et de Lucille Chagnon (27 aoùi 19 1 11, tous les 
deux d '  Acton Vale. De leur utiion sont nés trois 
en faiiis : Brigifre, le 26 juillet 1974 ; Julie, le 20 janvier 
1 977 ; ct Jeail-Re?.ik, le 29 mars 1 978. 

Gaétan, secondé par son épouse, met son 
enrrepreneurship au béiléfice du village de Saitit- 
Lambert en éîant cofondakur de plusieurs entreprises 
telles que la quincaillerie Producl-O-Métal inc. en 1964 
et qui devietit Ré-Mat ; Revètemcnt Alnordica en 
1972 ; Aluminium Carrier et Bisson en 1977 ; les 
Gouttières Citadelle inc. en 1978 ; Deux M. Métal iric. 
en 1988 ; les Industries Radisson en 1996 ; puis 
Machinage Gaétan Bisso~i en 1999, où il auvre  
présentemeiit . 

Aujoiird'hui notre petite fainille s'est agrandie. 
Brigitte a trois enfants : I'ainee, Béatrice, née le 
29 novembre 1.998, et les jumeaux, Victor et Émile, 
nés le 11 octobre 1999 ; Brigitte et son nouveau 
conjoint, Stéphane Rioux, sont les parents dYAnanne, 
née le 17 avril 2003. Julie et son conjoint, Jimmy 
Lainontagne, o~i t  une petite fille du nom de Marie- 
Soleil, née le 6 janvier 2002. 

Maintenant les enfants travaillent chacun dans leur 
domaine. Brigitte est designer et copropriétaire de la 
compagnie Griffe, Julie est infinnière et Jean-René, 
ébéniste et copropriétaire de Fenestration Nouvelle. 

- .- 

Julie Bisson. Jitn ni?; 

Lnnioii tngn~ 



Descendant de Leo Biscon J' 

m o i ,  Fernand, je suis né le 18 octobre 1938 .A 
Saint-Lambert-de-Lauzon, fils de Lto Bisson (6 juin 
1904 - 10 octobre 1955) et de Gennaine Bolilin (26 juin 
19 1 1 - 1 S décembre 198 1 ). J'ai époiisé, le 30 juin 1962, 
Danielle Giguire, née le 18 septembre 1940, filled'Ar- 
thur Giguere (9 juillet 19 1 1 - 30 avril 1990) et d'Yvonne 
Forth (29 janvier 19 10 - 1 2 décembre 1 996) de Sainte- 
Auré1 ie, Dorchester. 

J'ai travaille 30 ans chez Bristol Myers coinme 
reprhsentant. Nous avons eu trois enfants : 

Chude,  né le 17 décembre 1962, et sa conjointe, 
Sylvie Boutin, ont deux enfants : Ann-Sophie, née le 
3 1 juillet 199 1 ,  et Marie-Philippe, née le 5 juin 1992. 

Denis, né le 2 juillet 1967, est décédé par noyade 
en 1971. 

Cnrolitie, née le 4 mai 197 1 ,  et son conjoint, 

Daniel Asselin, oni deux enfants : Marianne, n i e  le 
26 inars 1998, et Jacob, ne le 9 avril 2000. 

Tous les deux sont rcpresentütits : Claude chez 
Rcvkiemeni résidentiel, ei Carolirie chez Carpet 
Concept. 

Comme implicatiori dans la inunicipalité, nous 
avons travaillé plusieurs années dans  le  hockey 
mineur et 15 ans au Centre des loisirs. Nous avons 
également fait beaucoup de bénévolat en pastorale. 
Mon épouse, Danielle, est surveillarite auprès des 
élèves a l'école du Bac. 

Nous demeurons au 1356, nie des Érables à Saint- 
Lambert. 

- - -- -- . ,- - 

Ir,' 1,angée : ,J(7rrtiob. C(~ro1ine. Danielle. Morie-Pltilippe, Aiin-Sopliie ; 
2' i-nngee : Marintirte, Daniel. Fevnand, S l~ l v i r ,  Claudr : 

en il-iédnillo~i . Denis (1  96 7- I97J). 



- - - - -- - - 

De gaiiche t4 droite, 1'' t.nngÉe : Adrien. Jean~iefte.  Rolande. ~Llrrr i~.  
Arzhti/: Dororhee ç?r ~Moniqiie ; 2' i-arigee : Nugiletle. 

l'abbé Elrgèiic Garn~il. Roger et Air.ris. 

es ont conservé 1' htrilage de ces 
bitisseurç. 

Pionnier de Saint-Lambert, Arcadius Blanchet 
(1 863- 1942), marié à Mathilde Lemieux, a transmis sa 
ferme a son f i ls  Arthur. 

Arthur Blanchet a épousé Marie Boucher en 
février 1920 à Saint-Lambert. Artliur est né le 
14 mars 1896 et est décédé le 27 décembre 199 1 .  

Marie est née le 9 avril 1900 et est décédée le 12 mars 
1951. 

Leur famil le compte huit enfanis : A lais, Jeannerte. 
Adrieiz, Huguette, Doroihée, Moniyzle, Rolande et 

Rogel.: 

Voiis qiii sotruneillez dans le cimeliéTe, à l'ombre 
du clocl-ier paroissial, vous êtes I jamais dispams dans 
le silence infini. 

- - - - -  - - -  - -- 

Lo fernie du raiig Sc~int- Pari-ice (rue dzi Poil[). 



g d r i e n  Doilard et Msrie-Marthe Focteau 
célèbrent leur mariage le 19 septembre 1964 à Saint- 
Agapit-de-Lotbiniere. Adrien, né le 30 juillct 1937, 
est le quatrième d'une fainille de six enfants. II est le 
fils de Charles Boilard ( 1  905- 1979) et. de Lucianna 
Jacques (1 909- 1980). Marie-Madie, née le 23 octobre 
194 1, est l'aînée d'une fainille de dix enfants. Ses 
parents, Adjuior Fecteau (1907) et Yvonrie Larose 
(1 9201, vivent à Saint-Agapit, \i.illage où Mane-Martlie a 
enceigné pendant six ans avant son mariage. 

Le jeune couple achète une partie de la terre ei 
de l'exploitation agricole de Charles, située sur la rue 

Bellevue, face à la rivière Chaudière, où se dessinent 
des ilcs qui offrent un panorama magnifique. 

&ant a Charles, ayant consen4 une parcelle de 
terrc, i I aimait bien, à l'époque, aller se promener dans 
la foret, le dimanche apres-midi et graver sur des 
hêtres les prenoms de ses dix-neuf petits-enfants. 
Encore aujourd'hui, on peur trou\~er une partie de ces 
inscripiions. 

f'n 1970, la maladie oblige Adrieti 
et Marie-Martl~e à cesser d'exploiter 
la feime familiale. Adrien devient 
chauffeur  pour Les Autobus La 

Québécoise. II exerce ce inétier j u q u ' a  sa I-crsaite. 
prise en 200 1 . I I  exploite égaleinent un coinmerce de- 
puis 1986. Marie-Martlie, pour sa part. retourne 
progressivement sur le marcl-ié du travail a partir de  
1975 et termine ses études à l'université Laval. Elle 
poursuit sa carrière d'enseignantejusqu'en 2000, mo- 
ment de sa retraite. 

Adrien et Marie-Marthe sont les parents de 
quatre en fanis ; i 1s ont également trois petits-enfants. 

Jacques, né en 1966, fait des études en crùrimologie 
et en droit. 11 travaille actuellement dans la fonction 
publique. E J ~  1 997, i l  se marie avec Sylvie Lehoux. Le 
couple a deux enfants : ~liarles-Étienne et Juliette. 

hhrio, né en 1969, se marie en 1994. llcpuis 
une dizaine d'anntes, i l  travaille dans u n e  usine de 
portes d'acier. II esr chefd'équipe B l'expédition de 
la marchandise. En 3000, i l  a kgalement racheté une 
petite entreprise, qu'il aimerait bien voir prospérer au 
fil des ans. I I  est le phe d' Alice. Sa conjointe, Paulette 
Bastide, a un fils : Alexandre. 

Sylijiantleest la seule fille de la famille. Elle es1 
née en 1971. Elle a complété des études en 
enseignernent du français, mais euwe  surtout dans le 
doinaine de I'édi tion. Elle est réviseure linguistique, et 
ponctuellemeiit, agente d'information au gouveniement 
provincial. Elle Iîabite maintenani a ~ e ~ i - i ~ e s ,  ville 
d'origine de son conjoint, Jean-Claude Noël. 

Guillnui?.ie, lc cadet, est né en 1977. 11 travaille 
dans l'industrie de l'alimentation, où il  a beaucoup de 
succès eii tant que contreinaime, rnalgre son jeune âge. 
Avec sa conjointe, Karine Blancliet, il s'installe à 
Sainf-Lamberî. 

, ---- -- W.-. 
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Jacqueline er Fei-nat~rl. 

g e r n s n d  Boilard, né d Saint-Lamberi en juin 
1939, est le f i l s  de Charles Boilard (1 905-1979) et de 
Luciana Jacques ( 1  909-1980). 11 s'est marié en août 
1964 avec Jacqueline Fillion, née en mai 1943 a Saint- 
Bernard. Elle est la fille d'Orner Fillion ( 13 13- 1992) 
et de Marianne Laterreur (1914-1998). Ils se sont 
établis au 1897. rue Bellev~ie. 

Mordant dans la vie à pleines dents et tous deux 
dotés d'un esprit d'aventure, Fernand et Jacqueliiie ont 
construit la maison où ont grandi leurs quatre enfants : 
iVicole (décembre 1 965), fil~irriii (septembre 1 967), 
Loiiise (avril 1970) et Clnude (décembre 1973). 

Femand a travaillé environ 30 ans pour Sirlm une 
coinpagnie d ' aspl-ialtage. Sa plus grande passion était 
d'aller bficlier sur ses terres. 

Grandement dévouée a sa farnille, Jacqueline est 
décédée en juin 1975, a l'âge de 32 ails, des suites 
d'un cancer. Fernand s'est remarié avec Lise 
Lacerreur de Saint-Bernard en décembre 1976. Il est 
décédé dans un accident de voittire en février 1996. 

Nicole a établi son nouveau chez-soi à Ottawa en 
1984. Après des k'iudes a l'université d'Ottawa, elle 
poursuit une carrière en communication et gestion de 
programmes au sein du gouvernement fédbral. Les 
voyages, le bénévolat, et iine maison historique au 
centre-ville occupent son temps. 

Après des études secondaires à la polyvalente de 
Charny, Martin débute sur le marché du travai 1 à la 
compagnie Nap Breton ltée. En 1993, i l  devient 
cliauffeur de camion pour Transport Belmire de 
Montrial, ce qui l'amène à déménager a Oîtawa, une 
rkgion qui n'a plus de secrets pour lui. Passionné de 
pêche et de chasse, Martin organise des expéditions - 
pour explorer de nou\felles régions. 

. .. 

Nicole. Loirise. Donuld Tanfrj: 
Krrre~7 ~ ~ s s i c o t t e ,  C'lnude et rkk11.1in. 

C'est aussi a Ottawa que Louise a rencontré son 
mari, Donald Tardif. Mariés en octobre 1992, Louise 
et Donald ont deux enfants  : Amanda, née en 
novembre 1 994, et Jonathan, né en man 1 996. Louise 
travaille en tourisme et Donald est un homme 

d'affaires actif dans la région. Ils demeurent à 
Buckingham et ils se passionneiit pour les activités de 
plein air. 

Claude s'est joint aux autres moiisquetaires à l'été 
1993. Lui et sa conjointe, Karen Massicotte, liabitent 

ii Gatineau. Leur prerniere en farit, Valen'e, est née en 
mars 2003. Travaillant avec a.rdew, Claude laisse sa 
rnarque dans tous les commerces d'alimentation qu'il 
dessert. Karen est coordinatrice a la Com~nission de 
la Capitale nationale. Le camping et la pêche figwent 
en tête de leurs activités. 

Pour nous quatre, la rivière Chaudière est 
ét-roi tement associée à Saint-Lambert : la descente des 
glaces au printemps, le bruit des rapides, les jeux avec 
nos cousins, les pêches d'enfants.. . C'est ce qui  rend 
ce village unique. Sans coingter les bons souvenirs de 
la petite école où les sceurs occupaient une place iin- 
portante : seiir Jeanne, pour le piano, et sœur Anàréa, 
en 4' annke. 

<-- 
- w-. 



Roselia Croteau, est né a Saint-Narcisse le 9 février 
1940. Il est le koisieine d'une famille de cinq enfants. 
Le 25 juillet 1964, il épouse Louisette Dussault, née 
le 30 mai 1945, fille d'Albert Dussault ct de Gracia 
Morin, originaires de Saint-Lambert-de-Lauzon. Elle 
est la troisierne d'une famille de sept enfants. Trois 
enfants sont nés de leur union. 

Mat-titi est n e  le 18 mai 1965. I l  est experz- 
comptable CGA. Le 1 1 seprembre 1993, i l  épouse 
Mni-ic-Josée VaIlières (4 décembre 19691, native de 
Saint-Bernard. Ils sont les parents dlÉrnilie, Nicolas 
et Juditli. 

ikfcri-ie-Cin~rde est née le 1 1  mars 1967. Elle est 
tcclinicietme en coinptabiliti. Le 23 juillet 1 990, elle 
épouse Gaston Chainpagne, natif de Saint-Bernard. 
Ils sont les parents de Samuel et Maude. 

iWélnnie est née le 25 juin 1976. Elle est avocate. 
Elle est fiancée à Yanick Bordeleau, originaire de 
Sherbrooke. Le couple s'unira en l'église de Saint- 
Lan~bcri-dc-Lawon le 26 juillet 2003. 

1 

/ 

Au dkbut de sa carrière, Philippe travaille dans la 
réparation de pièces d'automobiles a Saint-Nicolas, 
alors qu ' i l  delnelue A Saint-Ridempieilr. C'est en 1 967 
qu'il débute son enheprise de rkpai.ation de pièces de 
carrosserie sur la rue des Érables Nord, a Sainr- 
Lambert -de-Lxuzon. 

En 1968, Philippe et Louisette achètent leur 
maison située sur la rue du Pont Ouest, à Saint- 
Lam bert-de-Lauzon. En 1970, Philippe conslwit un 

garage demère sa résidence familiale, ou i l  installe 
son entreprise. Tout en exploitant son commerce, i l  
se joint à l'iquipe des pompiers volontaires de Saint- 
Larnberî-de-Lauzun de 1 977 à 1983. 

EII 1 998, Philippe et Louisette développent un 
nouveau secteur résidentiel a Saint-Lambert-de- 
Lauzon, qu'ils nomment << Place Philippe >>. C'est en 
2001 qu'ils déménagent le-ur résidence familiale dans 
leur nouveau développement résidentiel, puis ils la 
rénovent complètement. 

Nous sommes fiers de vivre à Saint-Lambert-de- 
Lauzon et nous souhaitons de joyeuses fêtes à toute la 
populationà l'occasiondu 1 W d e  notre municipalité. 

4 .  

t'. . ' 

- - 

Lu. fit~l.iillc : Philippe. Lo~ci.çarte. i ~ l ~ l a ~ ? i e .  Mnriin et ./lai.re-Clcrudr. 



- - - -  

I T  rongée : Aiicolus el Énlilie ; 
2 rang& . Marie-Josee. filai-lin 

et Jtidith drr~rs Im brus de son père. 

f lartio est né le 18 mai 1965. 11 est le fils de 
Louisette Dussault (30 mai 1945), native de Saint- 
Lambert-de-Lauzon et de Philippe Boivin (9 février 
1940), natif de Saint-Narcisse. Il est l'aîné d'une 
famille de trois enfants. 

Le 11 septembre 1993, il épouse Marie-Joske 
Vallières, originaire de Saint-Bemaxd. Elle est la fille 
de Denise Moore ( 1  l mai 1 942) et dlErnest Vallières 
( 15 août 1933), rbidant a Saint-Lambert-de-Lauzon 
depuis 1979. Marie-Josée est née le4 décembre 1969. 
Elle est la cadette d'urie famille de cinq enfants. 

Marie-Josée et Martin sont les heureux pareiits de 
trois enfants : Elnilie voit le jour le 28 mars 1995, 
Nicolas nail le 23 aoUt 1997 et le 9 octobre 2000, la 
famille s'agixndit de nouveau avec l'arrivée dehidith. 

Martin travaille à tit-re d'expert-cotnptable CGA 
a la suite de ses études universitaires. II détient u n  
baccalauréat en administration des affaires et un 
certificat en droit de l'université Laval. 11 poursuit 
actuellement des études au deuxième cycle, en  droit 
de l'entreprise. II est membre de l'Ordre des CGA 
du Québec. I l  s'iml>lique au sein de la mtlnicipalité de 
Saint-Lambert-de-Lauzon à titre de conseiller 
municipal depuis novembre 1993. 

Marie-Josée occupe un poste d'expert en sinistres 
au sein d'une compagnie d'assurances depuis la fin 
de ses études collégiales, en 1990. Elle détient un titre 
de PAA de l'Institut d'Assurances du Cariada. Elle 
poursuit ses études afm d'obtenir un FPAA de I'liistitut 
d'Assurances du Canada et un certificat en adminis- 
tration de 1 'Université Laval. 

Depuis juin 1997, Marie-Josée et Martin liabitent 
la résidence familiale qu'ils ont fait construire sur la 
rue Cartier à Saint-Lambert-de-Lauzon. 



- 

Georges et An!oine/te. 

P'aneêbe, François-Xavier Bolduc, fils dç Louis 
Bolduc et de Marguerite Tariguay de Saint-Vallier, 
s'unit, le 15 juillet 1 856, à Eulalie Lecours, fille de 
Charles Lecours et de Marie Côté de Saint-Henri. Ils 
choisissent de s'établira Saint-Lambert. Ils consmisent 
leur maison et donnent naissance à 9 enfants, 5 gaqons 
et4 filles. 

Leur fils, Henri, né le 17 mars 1859, épouse, le 
3 1 aobt 1891, une jeune femme de Saint-Narcisse 
nommee. Emna Blais. L e  couple s'installe dans la 
maison pateinelle et défriche la terre ; ils deviennent 
agriculteurs. De cette union sont nés 7  enfant.^, 
4 garçons et 3 filles. 

Georges, né le 1 8 février 19 1 3 ,  aime beaucoup 
le travail de la terre ; i l  prend donc la relève. Le 
24 juillet 1937, i l  épouse Antoinette Bussières, fille 
de Pl~ilias et de Marie Blanchet de cette paroisse. 
Treize enfants, 10 garçons et 3 filles, prennent place 

-- - - 

La.fenne et In mnisoir C ~ I I P P S I ~ ~ ~ P .  

Dans le coi)? goiiclie : I'uncétre. Heir1.i Bolduc, el Etn).ria Blair. 

à la table familiale. Ensemble ils travaillent à I'amé- 
lioration de la ferme. En 1955, ils achètent deux lots 
voisins et consimisent, en 1957, l'actuelle grange- 
étable. Ciiiq ans plus tard, soit en 1962, une nouvelle 
maison est btitiesur le lot contigu. La tnaison ancestrale 
est libre pour accueillir une nouvel le gétiération. 

En ef fe .~  Roger-, le iils aîné, nouvellement marié, 
y emménagera avec son épouse. Leiirs trois enfants, 
2 garçons et 1 fille, y naîtront. Puis, dans les années 
1960, le métier de cultivateur n'étant pas tellement 
valorisé ni rémunérateur, les garçons de Georges 
préféreront le domaine de la constniction. 

qu'il possède encore aujourd'hui. En 1 97 1 , tneriuisier 
de son métier, Roger se constniit une résidence au 
village. La inaison paternelle est donc offerte en loca- 
tion pendant quelques annkes. 

À l'aiitorniie 1994, Guylain, le fils aîné de Roger, 
et premier petit-fils de Georges. perpétue la tradiiioii 
en venant 1 'habiter avec sa conjointe et sot) fils Yam. 
Ils deviennent ainsi la 5e et la 6' génération, de père en 
fils, a habiter cette inaison construite depuis près de 
150 ans. 

Jouissant d'une excellente santé, Georges vit 
toujours dans sa maison, enrouri. de ses enfants, 
plusieurs s'étant construits sur le bien fainilial. Sa 
descendance compte jusqu'à présent 26 petits-enfants 
et 1 8 arrière-petits-enfants. 

II rend hoinmage à ses ancêtres qui lui ont légué 
une tetre dont i l  est fier. 

Dépassé par les innombrables travaux de la ferme, Ire n i r i g é ~  . ci,!:, Geoigcs. LiIianc. Roger-.  '. rnngkc . Fl,>rioii. 

Georges ,os[ incité à *rendre ç a  retraite en 1970, Jc (~u-b !a r ,  GI/!cs. Gh~sluine.  Gliislorn. Rriclièle. BeriaÎf, Yivn : eti - 
médaillon : Rqnakd Bo/rlLic. dbckde 1~ 313 rnms 1973 Gerniniiz Roidur.. " ne peut se risigner vendre ses 'enes' 
d ~ t l s  Z n c o d j .  É,oir nbren~ lors de lo phntgprapbie <Ip/arnPc 
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Dtsccndant dt iieorglis Bolduc 

@uY, nS le 9 juin 1940, est le fils de Georges 
, -- . ., - - - 

Boldiic ( 19 13) et d'Am toi nette Bussières ( 19 12- 1994) 
de Saint-Lambert. T I  est le deuxième d'une famille de 
13 elifanis. II a travaillé com.me briqueteur-maçon 
durant 40 ails. 

Paiiline. née le 13 février 1944, est la fille de 
Wilfrid Morin ( 1  909- 1994) et de Gemaiiie Ciobeil 
( 19 10- 1993) de Saint-Lambert. Elle est la cinquieme 
d'une famille dc 7 enfants. 

Nous nous sommes mariés le 14 août 1965 eii 
l'église de Saint-Lambert. Une fil le est venue égayer 
notre union : Nn)?cy, née le 3 1 janvier 1966. 

A son tour, elle agrandit sa famille avec son ~ , 
conjoint, Jeny  Viens, né le I 1 février 1967 à Nashau 
(É. - l~ . ) .  Ti-ois enfants sont nés de leur union et font 
toute leurjoie et leur fierté : Joany, le 29 mais 1993 ; 
Mélody, le 17 mai 1 995 ; et Andy, le 22 juillet 1996. 

Toute la famille est fière de faire partie de la - 
commu~~auté paroissiale de Sa.iilt-Lambert où il fait G ~ o  et Pairiiiie. 

bon vivre. Bon 150' anniversaire ! 



Drsccndant dc Gcorgcs Bolduc 

-- - -e-. --=-. - - -  - ,--- CC-. 

~tlarirr,ye t ic)  Florian er de Strza,ale. Lri r é s idcnc~  fornilial~.. 

B o u s  sommes tous les deux originaires de Snint- 
Lambert. 

Florian, né le 22 juin 1943, est le cinquième d'une 
fainille de treize enfants. I l  est le fils de Georges 
Bolduc (18 février 1913) et dlAntoiriette Bussières 
(24 m 1 9 1 2 - 7 juin 1 994). Ii est menuisier de son métier. 

Suzanne, liée le4 mai 1949, est ladeuxième d'une 
famille de quatre enfants. Elle es1 la fille d'Armand 

Couture (26 féwier 19 1 9 - 9 juin 7000) et de Jeanne- 
d'hrc Gobeil (29 octobre 19 17). 

Noils avons uni nos vies le 3 1 aoCit 1968 à Saint- 
Lambert. De notre union sont nks deux enfants : 

Chni?tal, née en 1971, est l a  conjointe de Guy 
Lachance. Ils sont parents d'un fils : Gabriel. 

Dominic est né en 1979. 

Nos meilleurs vœux A tous a l'occasion du 
150' anniversai.re de Saint-Lambert ! 

1" rarigée : L'hairral. Gabriel el S i ~ z o t ~ ) i e  : 2 i,a)igée : Gity Lci~,hance. Floriati er Dor~iiiiic. 



Descendant de 
, -.-- -=/--- . 

Georges F3old1.1~ r -=-+"'--. - - 

y e a n - ~ s r e  est le neuvième d'une famille de 
treize enfants, dix garçons et trois filles. 

Natif de Saint-Lambert, i l  fibuente l'école du rang 
Saint-André, aujourd'hui la rue Bellevue. Jusqu'à 
l'âge de 18 ans, il travaille sur la ferme fatniliale de 
son père, Georges Bolduc, et de sa mire, Antoinette 
Bussières. 

II est ensui te employé comme manœuvre dans une 
entreprise de briquetage, journalier, apprenti et 
cliarpentier-menuisier dans la constmction. I l  exerce 
encore ce métier aujourd'hui. Tous les automnes, de 
1966 ri 1970, il se rend faire les récoltes de tornates, 
de raisins et de tabac en Ontario. 

- - - - 

Les etfanis t.n 1990 : É/icttrie, Jean-fiariqois el Jo.~iilrie. 

Le 6 juillet 1974, à Sainte-Apolline, il épouse 
Ginette Lapointe, fille de Paul-Henri Lapointe de 
Saiiit-Léonard de Poaieuf (décédé en juin 1986) el 

de Jeannette Guiinont de Sainte- Apol line (décédée en 
novembre 1992). Elle est alors secrétaire a la 
Librairie Garneau de Québec. De cette union sont 
nés trois enfants : Erietzne, le 30 novembre 1980 ; 
Jean-Frn~?çois, le 15 juillet 1982 ; et Josiane, le 
28 juin 1987. Le couple demeure toujours dans la 
maison qu'ils ont construite sur la nie Belleuue. 

« Nous somnes Iieureux de léguer a nos enfants 
les belles valeurs humaines que nous avons héritees 
de nos parents. >> 

- - -- - - -  

Étienne, Gii le~re,  Jeon-François , Josiane et J~at i -Mnrc .  



Aiinclic er Ghisloin. 

Bhislain, fils de Georges Bolduc et d7Antahette 

Bussières, est nC le 3 1 mars 1950. II est le dixième 
d'une famille de treize enfants. Le 2 octobre 1971, 
Gliislain a époiisé An nette (Amie) Val lerand, native 
de Québec. Née le 19 avril 1950, elle est la deuxième 
d'une fatnilie de douze enfants. Ses parents sont 
P. -Émile Vallerand (1.9 juin 1323) et Rollande Gagno11 
(1 3 mars 1928). 

Ghislain travaille depuis près de trente ans dans 
l'immobilier et la rénovation d'immeiibles dans le 
Vieux-Québec pour une entreprise en arcliitecture. 

Amie travaille depuis plusieurs années à la Clinique 
médicale di] Rivage a Saint-Lambert, comme 
secrétaire médicale. Auparavant, elle travaillait à la 
Caisse populaire Desjardins de Saint-Lambert. 

, h e  et Ghslain sont mads depuis 3 1. ans. Dew 
enfants sont nis de leur union. Dcrue, le pretnier, est ne 
le 26 mai 1971. 11 a fait ses études en estimation et 
évaluation du bàtirnent au Campus Notre-Dame-de- 
Foy. Il est présentement actionnaire et directeur des 
ventes d'une entreprise de Saint-Romuald, fabriquant 
I 'acier. Dave s'est marié le 13 juillet 2002 avec Sarah 
Brûlé ( 1  O février 1978), infirmière, native de Saint- 
Romuald. Ils demeurent présentement à Saint- 
Lambert. 

Claudio, dewième de la famille, est nke le 16 août 
1978. Elle est bacheliére en relations industrielles et 
détient un certificat en administration à l'université 
Laval. Claudia, la sportive, a fait partie de l'équipe de 
soccer du Rouge et Or de l'université Laval (2000- 
2001). Elle a été honorée par la municipalité de 
Saint-Lambert pour avoir excelle dans ce sport. 
Depuis quatre am, elle a leplaisir de û-availler à la Caisse 
populaire Desjardins de la Chaudière à temps partiel. 

Nous sommes très hezireux de faire partie de cette 
grande famille qu'est celle de. Saint-Lambert . 

- - -  - -  - - 

La forriille : Duve, Sarah 81-ûlk, Claudiu. Ghisloili e! i i i i~ let te .  



Mariage d .A Iplionse et de Gerinait~t.. 

g l p h o n s e  Boucher esi né le 8 octobre 1927 
à Saint-Lambert de Lévis, de l'union de \ Y ~ l l i e  
Bouclier ( I 898- 1 953) et de Marie Béland ( 1  898- 1 976). 
Germainc Chàtigny est née le 2 1 féwier 1927 a Saini- 
Agapit, de l'union d'Émile ~ h à r i g n ~  (1 892- 1980) et 
de Maria Fortier ( 1  900-1 980). Ils se sont mariés à 
Saint-Narcisse le 22 octobre 1949. 

Alphonse a été inarécl-ial-ferrant et propriétaire 
d'une boutiqiic de forge a Sainte-Hénédii-ie et a Saii-it- 
Narcisse. En 1953: ils déinenagent à Saint-Lambert 
oii Alphonse havai l le coinme employé sur les fermes 
de Bertrand Fontaine. En 1960, ils achètent, de 
Lorenzo Valljeres, la fcrme sise au 1595, me Bellevue, 
qu'ils exploitent jusqu'en 1955, moment de la vente ii 
leur fils, Réjean. Alphonse fut également cantonnier 
pour le ministère de l a  Voirie de 1960 A 1965 et 
commissaire de l'école du rang pendant cette période. 

Dans la fa~ni l le  Boucher, on sait  s'amuser. 
Alphonse est un joueur d'accordéon accompli ; vous 
n'avez qu'a lui demander un air et il vous le joue avec 
joie. II a transmis c.e goût pour l'accordéon à ses 
enfants : Marc. Yvon et Ginette, et à quelques-uns de 
ses petits-enfants. 11 n'a pas seulement la bonne note, 
i l  a aussi le bon flair pour le gibier. C'est un amateur 
de chasse inconditionnel . Demandez-lui de vous 
raconter une Iiistoire de chasse et il voiis en raconte 
une avec plaisir. 

Germaine ne s'ennuie pas elle non plus. Avec 
I'eliîretien de la maison, les travaux à la ferme et tous 

les soins que ses enfants demandent, notamerit  un 
pied b i lé .  irne pneumonie, iine farce mal placée, utie 
mésaventure d'apprentie cuisinière, etc., elle trouve le 
temps de sYini.e1-ioriser par la prière et le jardinage. Elle 
aime la musique, la danse et la lecture. 

La famille. 

Ce qui caractérise la fa.mille Bouclier, c'est le 
respect des autres, la satisfaction du travail accompli, 
le partage des vraies valeurs et la joie de vivre. 
Alphorise Boucher est décédi le 18 mars 2003. 

Voici donc de qui elle est cornposke : 

Pierrekte, née le 1 5 aout 1 950 (Gaston St-Pierre), 
Daniel et Jerôtne ; 

rtfolr, né le 3 mars 1952 (Diane Jacques), feu 
Stéphane, Sébastien et Maniiel ; 

Agarhe, née le 7 juillei 1953 (Richard Vigri~ux),  
MariIfle et Jocelyi ; 

~Vlrideleine, née le 18 mai 1955 (Richard Lüvertu), 
Sonia ; 

Jacques, né le 8 octobre 1956 (Jac.queline 
Lavertu), Sylvie et Julien ; 

bon ,  né le 30 septembre 1957 (feu Anna-Marie 
Lavertu), Martin, Guillaume, Rosalie et E~ianne ; 

Corole, née le 8 décembre 1958 ; 
Gineifs, née le 2 février 1960 (Yvoi-i Morin), 
Lilianne Cr Martii~e ; 
Rijeat?, ne le 1" mai 1 96 1 (Louise Côté), Nadia, 
Mélanie, Catherine et Maxime ; 
Cécile, née le 22 inars 1963 (Richard Légaré), 
Maude, Gabrielle et Anne-Julie ; 

Jaciizrl~e, née le 28 mars 1964 (Raymond 
Gamache), VicQ et Isabelle ; 
~Ll~rielle, née le 8 mars 1965 (Normand Proulx), 
Mathieu et Simon ; 

Ghislnili, tié le 1"' octobre 1966 (Francine Tye), 
~ a r i e - G v e  ; 

Jz,dith, née le 18 mars 1968 (Chantal Mariin) ; 

Hélene,nkle 1 1  septembre 1969(NomiandGuille- 
mette). 



. - 

Aii,îe et J n c q ~ t ~ s .  

a i e s t  avec un grand plaisir que je rn'arrçte en 
cet instant pour vous faire connaTtre l'histoire de ina 
petite famille à l'occasion du 1 50-' anniversaire de Saint- 
Lambert-de-Lauzon. 

Tous deux natifs de Saint-Honoré de Shenley, 
comté de Beauce, moi1 époux, Jacques Boucher, est 
né en 1963, le deuxième d'une famille de quatre 
enfants, fils de Normand Boucher (1939) e t  de 
Rolande Grenier (1 930). 

1" rangée : Charles, 
Aitne et Chi.isroplaer ; 

I r  i.nnyÉ.e : Sclrah, 
Jncqates el Valérie. 

Jacques œuvre dans le domaine de la constnic- ' 

tion depuis 22 ans. 11 est maintenant contremaître. 

Moi, Anne Quirion, je suis l'ahée d'une famille 
de cinq enfants. Fille de Jean-Luc Quirion (1937) et 
de Racbelle Lachance (1947), j'ai vu le jour en 1967. 

J'ai Fait mes études à l'Université Laval pour 
obtenir le diplôme de notaire. J'exerce la profession 
de notaire depuis 1992, et ce, à Saint-Lambert-de- 
Lauzon. Jc tiens a remercier toute ma fidèle clientèle 
de Saint-Lamberi eet des environs. 

Jacques et moi, nous nous sommes tous les deux 

connus en très bas age, étant don.né que Jacques 
travaillait sur  la ferme de mon père a l'âge de 5 ans. 

Notre mariage fut célébré le 17 août 1985 à Saint- 
Honoré de Sl~enley. De iiotre union sont nés quatre 
enfants qui nous comblent de bonheiu et de fiertk : nos 
jumelles, Saral? et Vulérie, nées en 1987 ; etnos gar- 
çons : Ch-isropher né en 1993, et Charles né en 1996. 

Nous demeurons au i 04, rue Marquette. 

Nos passe- temps sont le go1 f, la motoneige et le 
bénévolat pour la communauté de Saint-Lambert-de- 
Lauzon. 

-4 l'occasion du 150' anniversajre de Saint-Lambert- 
de-lauzon, c'est avec fierté que nous rendons 
hommage aux ancètrcs de cette paroisse. 

Bi. . . - 
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Jol?i.iriy Bouflartl 
el Allie~-ti/ic Cniitiri. 

- - par-etifs c i  'Alfred 

:2rlariage d',4 l j .ed l loufi i .d P I  de  Thérèse Dussaulr 

an 1945, Alfred Bouffard (5 janvier 1925) 
s'installe sur la terre de son père dans le rang Saint- 
Patrice, aujourd'hui le 2 137, rue du Pont. 

Alfred est le fils de Johnny Bouffard de Saint- 
Lambert (30 août 1890 - 30 juin 1958) et dYAlbertine 
Cantin de Saint-Jean-Chrysostome (9 août 189G - 
20 septembre 197 1 ). En 1944, i l  unit sa destince à 
celic de Thérèse Dussault (4 j u i n  19271, fille 
d'El onoré Dussault de Saint-Lambert ( 1880 - 12 mai 
1963) et d'Olivine Camer de Saidt-Narcisse (1 884 - 
30 janvier 1 972). 

- --  

Alfred. Thérèse Cr 

leicr-s a,-r1èi.e-perits-enfnnts. 

De leur union sont nés quatre enfants : 

Raymond (Diane Gosselin) ; Ga6ra.n ; Frui~cit~e 
(Daniel Fournier) ; et Rejean. 

Cette famille compte cinq petits-enfants : Manon 
Bouffard (Sylvain Vermette) Steve Bouffa:-d (Cé- 
line Audet) ; Genevieve Bouffard ; Valéry Fournier ; 
et Éric Fournier ( h i e  Bélanger). 

Deux arrière-petits-enfants font maintenant partie 
de la famille : Alexandra Vermette Bouffard, Fille de 
Manon, et Jennifer Bouffard, fille de Steve Bouffard. 

?Y, 
*., d!,; 

! 
-7 -"1LR 

P . ,>. 

-- .. -. 

Les pelirs-en fa11t.r d 2 !fi-ed et de Théresc : Valéry, 
Geneiliève, Éric, Ayred, Tl~érè-~e ,  Sfeve el Malion. 

- - .--- - - 



%syrnolid est né en 1948 A Saint-Lambert, fils 

, -= .--- ---/ r-. 
d'Alfred Boiiffard et de TIiCrkse Dussault, egalemei-it 

- -- 
de Saint-Lambert. II  es1 l'ainé- d'une famille de qua- 

1 tre enfants ; il a deux frères, Gaétan et Réjean, et un r  

Le 27 juin 1970, byrnond épouse Diane Gosselin, 
née le 17 mars 1950 a Saint-Henri, fille d'Arskne 

1 Gosselin et de Simone Blouin. Elle est la onzième 

Ensemble, ils ont eu trois enfants : hhi?on, née 

en novembre 1972 ; Steve, né en juillet 1975 ; et 
Geilei~iève, née en mai 1 978. 

I 

. 1 

I. 

Rayrnond exerce le métier de boucher depuis 

l 1965. En 1989, avec Diane, ils ouvrent leur propre 
conmerce : la Boucherie Raymond Bouffard de Saint- 
Lambert. 

d'une famille de 14 enfants. Raymond entra donc 
dans une famille de neuf belles-sceurs et de quatre 
beaux- frères. 

Deux petites-filles sont venues agrandir leur fa- 

. . .  -- 
mil le : Alexandra, fille de Manon, née en février 1992, 

Diui~e et Rq,~>iond. el Jennifer, fille de Steve et de Céline, née cn mars 
1996. 

Les plus grands loisirs de Raymond et de Diane 
sont la motoneige et la pêche. 



1 

a n t i f  de Sain-Lainben, Alain épousa, le pre- 
mier jour de l'été 1991, Michèle Gagné de 
Sainte-Agathe.-de-Lotbinière. Leur fille aînée, K~uine,  
est née le 9 mars 1989 et Josinne, le 1 5 juillet 1993 : 
les deux portent le nom BoufTard-Gagné. Ils detneu- 
rent en bordure de la rivière Chaiidière, en direction 
de Breakeyville, depuis 1988. 

d i l lc~in : à druile, GéraIl hlickèle. Alai~i, Josrnnc er Kat-/ne. 
né en 1954 : assise. Yo- 
laride, tiée à 1 'riuton7ne 
195 7, et tenl-rtttfi6rement 
bébé Aiciin. lié le 21 mats - <-y- -7--. - 

1963 à /'ltbpirnl hrott.e- 
Darne de CItnrny ; er # 

En 1 9 72. A /oin er son 
cr .%Xi riuo » devaiit Icr gauche. Clémenf né en 

1959. maisoii parernelie. 
Ei? arri&re-plnt7. une 

- -  pai*fie de In rue dic 
Pont. face ni{ champ 
vo is i i i  du inierièia , B 

Jusqu'à l'âge de 16 ans, Alain a demeuré a la ce fie époque. des espn- 
maison paternelle située au 1 17 1, rue du Pont Est. c'es porti- S P  ptû~nenei; 

Les parents d'Alain, Lionel Bouffard, né le 
6 janvier 1929; et Thérèse Bernard, née le 2 octobre 
1928, tous les deux natifs de Saint-Lambert dans le -- 

rang Saint-Patrice, se sont mariés le 3 août 1953. En 
1977, à I'âge de 49 ans, Thérèse est décédée dans un 
accident d'automobile. 

Nous souhaitons un grand succès aux Etes du 150. 

- 

~Mariuge dc Lionrl Boilfll~rd el de Thii.e.se Bt.i.nord. 
A droite dit ~nurik. on peut npet.cevoit. son pet., e, sa nîki.e, 

Johni1,v Bo~tJar-d rl Albert i i~e Cuiitii?. 

- 

Les grc~~icls-pni.enzs d 'Aluiii, Gaudias Aeri~urd 
et Albei.liiie Royer; avcc Icrrrs eidatirs, 

avatif In nrrissclnce de s c ~  111t'l.e. Tlzérèse. 
Pliotographic prise vcrs 1925 



I r C  ratag&e : M~irielle et Soiiiu : 
2' rangée : Micliel, Clcrudine et Donliiiic. 

murie l l e  est née à Saint-Lambert en 1949. Elle 
est la fille de Liliane Paradis (19 15) et de Zkphir Buteau 
(1 907- 1974) également de cette paroisse. Le 1 5 juillet 
1972, elle épouse Michel Bourget de Lauzon, né en 
1948. Il est le fils de Joseph Bourget de Eauzon 
(1 922 - 1996) et de Jeanne-D' Asc Dumont de Charny 
(1923 - 2000). Milrielle et Michel demeurent depuis 
ce temps sur la me des %ables Nord. De leur union 
sont nés quatre enfants : Sunicr ( 1 974), Simon (ne le 
5 novembre 1977 et dkcédé le 7 novembre 1977), 
Dominic ( 1 979) et Clasldine (1  982). 

Murielle a kté secrétaire perdant douze ans à 
l'université Laval et est maintenant gestionnaire du 
studio de photographe Miclle1 Bourget phot ograpl~e cor. 
Depuis 25 ans, Miche! y est maître pho topphe  agréé 
et i l  est ébéniste S I'Uiiiversité Laval depiiiq 1976. 

L'évolution est constante dans l'entreprise fami- 
liale reconnue principalement pour son service 
personnalise et ses jardins intérieur et extérieur. Toute 
la famille s'implique activement dans l'entreprise. 

Acliiellernent, Dominic est phoeopaphc spécia- 
lisé dans la inode e l  le reportage, Claudine étudie en 
esthétique et Sonia est conseillère en orienliiiion. Cette 
dernière demeure maintenant à Saht-Apol l inaire avec 
son mari, David Hame1 ( 1  974), et ils ont une petite 
fille nommée Virginie (2001). Sonia a aussi travaillé 
plusisiirs aimées au studio. Michel et Muriçlle 
souhaitent continuer en photograpliie encore plusieurs 
années et espèrent avoir d'autres petits-eiifants. 



Bropriétaires depuis d e u  ans du 1 190 de la très 
populaire nie des Érables à Saint-Latnbert, Patrice 
Bourgoiil, 28 ans, et Marilyn Breton, 26 ans, forment 
un couple depuis aout 1993, après que Patrice eut pris 
la diicision de venir poursuivre ses éwdes au Québec. 

Patrice Bourgoin est ne le 20 janvier 1975 a 
Edmundston au  Nouveau-Rmnswick. II travaille 
coinrne représentant technicien agricole en éclio- 
graphie  animale et sécurité biosanitaire pour  
I'entreprise canadienne SEC Repro inc. (Synthèse 
Elevage Canada). 

Mar i lp  Breton, née le 26 janvier 1977, est la fille 
de Raymond Breton ( 12 avril 1950) et de Ginene BEY 
de Saint-Bernard. Esthéticienne électrolyse depuis huit 
ans, elle est une des deux propriétaires du noiivcau 
salon de  coiffure et esthétique « Signature Beauté » 
de la rue Du Polit a Saint-Lambert depuis 1 an déjà. 

Patrice et Marilyn sont fiers de faire partie d'une 
communauté acrive et grandissante comme celle de 
Saint-Lambe~t. Ils souhaitent faire partie du dévelop- 
pement htiir de notre municipal ite: dé-veloppement 
rempli d'avcnir prometteur. 

Bon 150% toiis ! 

. -- 
Patrice e t  !Mui~il}vi. 



m o i ,  Madeleine ( l953), je suis la cinquième 
d'une famille de huit enfants de la région de 
Clîarlesbourg-Est, appelée Bourg-Royal. Mon père, 
Albert ( 1 9 L 7), est natif de Cl~arlesbourg et ma mère, 
Lucienne Boudreault ( 1  925), vient de Dosquet, dans 
la région de Lotbiniere. 

Quant a Andri. (1953). il a passé son enfance 
dans la paroisse Saiiit-Albert-le-Grand à Québec. Il 
est le troisième d 'une famille de  cinq. Son père, 
Victorien (28 novembre 1 9 19, Thivierge- 1 9891, a vécu 

à Bonaventure en Gaspésie et sa mère, Aldéa 
Arsenault (27 mai 1934- 19961, vient de Causapscal 
dans la Val lée-de-la-Matapédia. 

Nous sommes arrivis à Saint-Lambert le 24 juin 
1990. Nous anivions de Sainte-Véronique dans le nord 
des Laurentides. Nous clierchioi-is uii endroit paisible 
et accueillant pour y installer notre petite famille. Nos 
enfants, un peu mieitx,  avaient hhre de découvrir leurs 
nouveaux amis. Marie-Noelle avait alors dix ans, 
Sainrtel, cinq ans et Nicolas, trois aiis. Marie-Noëlle 
( 1  9 octobre 1979) est née a Val-d'Or en Abitibi, 

!' 

Sarniiel(6 février 1985) et Nicolas (4 février 1987) a ,. 

L'Annonciation. 
Nous liabitons I'ancieiine maison de Lorenzo 

Boutin, sur la rue des Érables. Nous nous y plaisons 
beaucoup, car nous somines des amateurs de plein air 
et d'espace. Autour de la maison, les vaclles laitières 
de rioire voisin, Gabriel Couet, se dandinent et 
broutent l'herbe haute une bonne partie de l'été. Et 
quand vient la saison des récoltes, ce sont les champs 
de blé, de maïs ou d'herbe qui dansent au gré du vent. 
Dans le fond de la cour, il y a deux onnes centenaires 
qui imposent le respect. Et que dire de la fiaisière de 
monsieur Laliberté ? Quelle chance nous avons d'en 
être si proche ! 

Le jardin, les fleurs et le gazon occupent une bonne 
partie de noire été. Les enfants sont amateurs de 
soccer. L'hiver, c'est la pratique de ski de fond et du 
badmititon qui nous garde en forme. Et que dire des 
tempêtes.. . ? Dans la rue des Érables Sud, ancieme- 
ment nointnée le rang Bois-Franc, la neige et le veiit 

font bon ménage, coinme lorsque nous étions petits. 
Bref, nous ne regrettons pas notre choix. Le hasard a 
bien fait les choses en noiis guidant a Saint-Lam- 
berL 

Nous avons égaleinen t voulu faire noire part pour la 
communauté. Madeleine s'est impliquée à l'école du 
Bac (Nutri-Bac, comité d'embellissement, bibliothè- 
que . . .)tandis qu'PLndré s'est plut6t orienté vers le s u r .  

Bonne fête Saint-Lambert ! Nous sommes fiers 
d'être maintenant des vôtres ! Merci de  votre accueil 
et longue vie ! 

Madeleine Potvin Bourque 
André Bourque 
Marie-Noël le (Simon) 
Samuel 
Nicolas 



- ,  - 

1" rangée : Rollande. Pnrtline. Georgesl Aiii?ertr. Aio?llil, 
lu ci et in^, avec Lise .CLW se.s ge~~oi tx ,  C I  Rullrrnd : 

2? r«tig&c : dr l r l e~ i t i c~ .  Fo.rioiid. Ferirrrnde et .4di,icn 
Duiis le ~ U I I I ,  L; droilc. ..i ~i r i i~e .  le deriiiei--nt;. 

à Saint-Lambert, Georges Boulin ( 1902- 
1969) ;  menuisier, épouse L u c i e n n c  Bélanger 
(1  909-1 973) le4 juillet 1928. 

Georges est le fils d' Elzéar Boutin ( 1  869- 19 1 1)  et 
de Maria Couture ( 1  878- 195 l ) ,  tous deux natifs de 
Saini-Narcisse et mariés le 9 j iiillet 1900. 

Lucienne est la fille de Victor Bélanger ( 1  883- 
1933) et de Léda Roy (1586- 1974), tous deux natifs 
de Breakeyville et mariés le 23 août 1906. 

De leur union naissetit onze enfants : Rolland 
( 1 929), F ~ I - I I U I I ~  ( 1 9301, Xolla~lde ( 193 1), Fet-rlande 
(1 933), iidriei~ (Ti-Blanc) ( 1  935), Adrieiîne ( 1  938), 
A1oëllu (1  94 1 ), Pn~rlitie ( l944), A linerfe ( 1 (?45), Lise 
(1947)elAnd1.&(1951). 

Pour vivre leur quotidien, les garçons suivent tôt 
les traces de leur gère. Les filles affectionnent leur 
rôle de inere et s'adonnent aux carrières tradition- 
nelles de leur epoq~ie. 

Depuis, la famille s'est agrandie : elle compte 
aciiiellement 3 1 petits-enfants et 47 arrière-petits- 
enfants. 

La ~~raisnt? hcirie eri 1948. L u  vici/le Au~rriy~rë .  



Descendance de Georges Boutin 

- - - - -- , -,.- 

1" i.niîgée : Duilid. Josccl~~iie. Jnciiithe, Da~îit);, bébé ~Megaiie et Samuel ; 
2' rangée : Denis. KurJ, Yvelle, A clrien f i - B I a ~ ~ c j ,  Ala i i i ,  d-rl(1lhieu. ,JonntIion er rMarco. 

a d r i e n  (1935), fils de Georges Boutiii ( 1  902- 
1969) et de Lucienne Hélanger (1 909- l973), suivit les 
traces de son père comme menuisier. Cinq ans après 
son union avec Yvette (1 94 1 ), fille d'Albert Vachon 
( 1905- 1984) et d'lmelda Binet (1 907- 1994), il acquit 
en 1964 la maison paternelle construite en 1948. Il y 
bâtit un atelier en 1980 et y exploita une entreprise 
d'ébénisterie. 

De fil en aiguille, aprés avoir éduqué ses trois 
enfants. Yvette tira profit de son talent de couturière 
el en fit bénéficier la maison de tissus Bouclair depuis 
1981. 

Jcrcyntl~e, l'aînée, (née en 1940) a épousé Alain 
Drapeau de Saint-David, (né eIi  1960), et elle a deux 
garçons : Jonath,~, (né eri 1985), et Mathleu, (né. 1 988). 
Ils demeurent présentement a Baie-Comeau. 

Joscelyne, (née 19611, s'unit à Denis Parent de 
Qiiébec, (né en 1955), et ont dome naissance à Karl 
(né en 1984) et David (né en 1989). Ils habitent à 
Boisbriand. 

Mat-CU; le cadet, (né en 1964), a deux enfants. 
Samuel, (nk en 1999, d'une première union, et d'une 

seconde union, Megane, (née en 2002) et Dantiy 
Giguére (née ei-i 1965), à Québec. Ils résident 
présentement P Québec. 

- - - - -  - - --.- 
Ln maison. 



De gnrteho I j  clroiie, 1"' i,ni.lgée : 

Tni~yo, Fcrhienrie. Loliisei,e. 
Giri'13/1~. Ln~iro-LJJS,  Berljcttui~~ et 
Xi;. vier ; 2' rangdt. : ~Mnr~io. Gértlld. 
Lircic, Fer~rorid. Ccy, 1t Ior i~-L ine P I  

MicheI. 

- 

fié à saint-~amberî le 1" juillet 1930, Fernand 
Boirtin est le f i l sd 'hédée  Boutin(5 septembre 1883 
- 12 février 1973) et d'Anna Turgeon (2 1 sepreinbre 
1 89 1 - 18 aout 1973). 11 est le dixième d'une famille 
de douze enfants. 

Le 16 juillet 1955, i l  épouse Louisette Lemieux, 
née a Saint-Lamberî le 10 juin 193 1 .  Cette dernière 
est la fille d'Alphonse Leinieux ( 1  90 1 - 1993) et 
dlAIFrédine Simard (1901 -200 1). Elle est la septième 
d'une famille de douze enfants. Après leur mariage, 
ils s'installent dans lem résidence de la rue des Cèdres 
constmite par Fernand l'année précédente. 

Fernand, menuisier, a travaillé seize aris dans le 
domaine de la consûuction. En 1 964, pour des raisons 
de santé, i l  doit abandormer son métier. C'est ce qui 
l'amène, en 1965, a construire une quincaillerie et à 
en devenir propriktaire. II exploite ce comnlerce 
pendant quatre ans, puis i l  le vend en 1969 à Product- 
O-klétal, aiijourd'hui Rona. En raison de ses 
problémes de sail te, i l  doit se reorien ter dans un autre 
domaine. 11 achète alors de petitç lopins de terre qu'il 
développe et revend sous forme de terrains pour 
résidences d'été. C'est en 1957 qu'il avait fait ses 
prerniéres transactions dans ce domawie, mais ce n'est 
qu'en 1969 qu'il en fait son métier. C'est ainsi qu'il 
est devenu le promoteur du développement du Parc 
Boutin. II manifeste aussi soi) intérêt pour sa paroisse 
par son implication concrète a la municipalité comme 
conseiller municipal (1  965-1966 et 1975- 1 976) et en 
tant quemaire (1978-1981). 

-- - . 

Loiliseme, quant à elle, occupe diverses fonctions : 
eiiseignante (1  949-1956), agente a la Banque Provincialel 
Nationale ( 1  956- 1982) et directrice du  HLM (1982- 
1994). Elle est bks active dans la paroisse el s'implique 
daris plusieurs organismes, dont présentement le 
conseil d'administration du Petit Domicile. 

De leur union sont nés quatre enfants : 

L'aîné, Gérdd, est né le 26 février 1957. 11 est 
responsable de la division entrepreneur chez Rona. 
Sa conjointe, Lucie Vallcc de Saint-Elzéar, est con- 
seillère en finances pei~çonnelles. Ils sont les 
Iieureux parents de  Tanya née le 39 mai 1993 ; 

 wur rie-Line, née le 22 mars 1958, est directrice 
admuiisimtive en fonds d' Ulvesrjssement. Son con- 
joint, Mic.hel Savard de Sainte-Foy, est directeur 
en développement des affaires : 

Gnélnjii!, née le 1 1 mai 1962, est technicienne en 
gardelie. Son conjoint, Guy Plainondon de Saint- 
Raymond de PortneuC est ingénieur en élecmci te. 
Ils sont les heureux parents de Xavier (1'" avril 
1 9961, Benjamin (7 noveii~bre 1 997) el Laura-Lys 
(14 février 2001) ; 

La cadette, Fcrbienne, née le 25 août 1964, est 
technicienne en  administration. Soi7 
conjoint, Mario Boucher de Lévis, est chimiste. 

Félicitations a l'équipe en charge des Etes du 
1 50" anniversaire ! 



f i l o i ,  Gérald, je suis né à Saint-Lamberi le 
26 félvrier 1957. e;t l'aîné de la famille de Fernand 
Boutin et de Louisette Lemieux. 

Je travaille a 121 quincaillerie de Saint-Latnberr 
depuis 35 ans. Lc 25 juillet 1981; j'épouse Lucie 
Vallée de Saint-Elzkar. Il est iiitéressant de souligner 
que ma grand-mère tnateniel le, Al Erédine Lcrnjeux, 
était également originaire de Saint-Elzéar. Lucie, née 
le 2 novembre 1957, est la fille d' F h o n d  Vallée ei de 
Paul ine Simard de Saiiite-Marie. 

Lucie travaille pour Desjardins depuis 27 ans. Elle 
est conseillère en finances personnelles pour la Caisse 
du Centre de la Nouvelle-Beauce et a obtenu son titre 
de planificateur fiiiancier eti déceinbre 200 1 .  

En janvier 1994, agrès quelques années d'attente, 
nous nous rendons en Chine alin d'accueillir notre petit 
trésor, Tr!llyci (29 mai 1993), âgée alors de 8 mois ; 
elle est native de la province du Hunan. 

Nous sommes fiers de vivre a Sain!-Lambert et 
nous désirons féliciter tous les membres de I'organi- 
sacion de cette grande Ete. 



P4 histoire d'une famille est faite de gninds et de plus grands en tant qu'éducatrice, secondée depuis 
petits tvénements, tous aussi importants les uns que quelques années par Micheline Vallée ; elles sont 
les autres. heureuses de voir grandir la génération d'ici. 

Guy, le dernier d'une famille de sept enfants, est Guy et Gaétane se sont mariés le 15 juillet 1995 a 
né le 13 avril 1963 a Saint-Raymond de Portna~f. Son l 'église de Saint-Lambert. De leur union sont riés trois 
père, ~aul-Émile (20 août 1 9 1 S),  et sa mère, Georgette petits enfank qui font leur bonheur : Xavier, le 1" avril 
Paré ( l " août 19251, mariés le 27 juin 1944, étaient 1996 ; Benjnmii?, le 7 novembre 1 997 ; et  Laum-Lys, 
bien fiers de leur « p'tit dernier B. le 14 février 200 1. 

Guy, tout jeune, était passionrié par l'électricité. Notre souhait le pliis cher est de voir grandir nos 
Aprés avoir  exercé différents métiers  qu i  ne enfants dans la très belle municipalité de Saint- 
correspondent pas à ses attentes, i l  se remet aux Lambert, entourés de gens qui y vivent et qui 
études et obtient son diplôine d'ingénieur en élec- contribuent à la rendre meilleure et plus belle. 
t r ic i  té en 1987. 11 est présentement directeur chez Joyeux 150' à tous ! 
Franklin-Empire (distributeur de produits électiiqiies). 

Gaétane est la troisième d'une famille de quatre , .+*:-- . 
en farits. Née le 1 1 mai 1962, elle est la fille de Fernand w w  ., f - .  

l 

B o u h  et de Louisette Lemiew de Saint-Lambert. Elle 
fait son secondaire chez les religieuses a Saint- 
Damieri ; par la suite, ellc Ctudie au Campus 
Nore-Dame-de-Foy, complète son cours en teclinique 
de garderie et obtient son DEC en 1982. 

Depuis maintenant 20 ans, elle dirige sa garderie 
« Coquelune » au 159, me Cartier. Elle chemine avec 
les parents dans l'éducarion de leurs petits et de leurs - 



ri- \ 

i- 
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- - - 

Jo.\cp/r cr Claire-Fielé,le. Josrpli Cia irc- Hc l e~~e  

&é le 24 août 1910, Joseph est le fils aîné 
d'Amédée Boutin (5 septembre 1883 - 12 février 
1973), cultivateur, et d'Anna Turgeon (2 1 septembre 
I 89 1 - 1 8 août 1 973). Le 23 noveinbre 1938, i l  épouse 
Claire-Hélène Godbouf, née le 12 juillet 191 0, fille 
du marchand géné.ml, Arthur Godbout (1 9 février 1874 
- 1 1 aout 1.9481, et de Marie Larochelle Cjuin 1882 - 
19 juin 19 15) de Saint-Henri. De leur union naîtront 
huit enfants : Htfguerte, Rila, Roger, Noël, Mccrcel, 
Robert, i l ~ d r é  et Adrien. Dix petits-enfants et onze 
arrière-petits-enfants perpéhient leur descendance. 

Malgré un  accident de travail qui le laisse 
partiellement handicapé a l'àge de 17 ans, Joseph 
réussira quaiid inême a occuper différents emplois ail 

cours de sa vie active. Installé A la inaison, il s'occupe 
d'abord à la cordoniierie quelque temps au début de 
son mariage. Ensuite, il devient opérateur de 
macllincrie fixe à la sc.ieric, successivement propriété 

de messieurs Genest, Larochelle et Lemieux. À cette 
période, il se charge aussi d'une autre tâche : d-uranr 
la saison froide, i l  se rend chaque inatin, avant l'arrivée 
des élèves, à l'École modèle du village pour y attiser 
le feu de la fournaise à bois. Finalement. du débur des 
années 50 et jusqu' i  l'âge de  la retrairc, i l  sera 
cam ionneui. et inécaiiicien B I'etnploi de la coinpa- 
p i e  de pavage Modem Paving. 

Poiir sa part, pendant toutes ces années, comme 
toutes les bormes rnamaris de l'époque, Claire-Helèrie 
veille à la lionne inarche du foyer et a u  bien- être des 
siens. 

Toirs les deiix nous ont quittés en 1985 : Claire- 
Hélène le 1 3  février  e t  Joseph le 3 octobre. 
<< Hominage à ilos parents ! >> 

Heureux 1 5 0 9  toute l a  population de Sainr- 
Lan-ibcrt ! 

Ire rn~ igke  : André, 
Adrien, Huguatie, Ritu : 

2 '  rntlgéo : Robeir, 
Moire/ .  Aro@l, Roger: 



I I  Dcsccridant dc Joseph Boutin et de Claire-Hélène Godbouf - Dcçctndante de Gcorges Boutin e l  dc Lucicnr.~ Bélanger 
1 

I 

B o ë l ,  fils de Joseph (décédé en 1985) ci de 
Claire Godbout (décédée en 1985): est né à Saint- 
Lambert le 26 décembrc 1944. Il est le quatrième 
d'une famille de huit enfants. 

Lise. fille de Georges (décédé en 1969) e i  de 
Lucienne Bélanger (décédke en 1973), est née à Sajnt- 
Lambert le 9 avril 1944. Je suis ladwème d'une famille 
de onze enfants. 

Notre mariage fut célébré a l'église de Saini- 
Lainbert. 

L'aînée, Sylvie. voit le jour le 1 7 février 1965. Elle 
occupe u n  emploi de coordinatrice aux rcssources 
humaines poiir CGI. 

Cha)?inle, née le IL) juillet 1966, victime d'un 
accident en 1973, réside au Centre de santé Paul- 
Gilbert de Charny. 

Jean-Noljl, Ic cadet, né le 17 abri1 1974, occupe 
un emploi comme représentant pour Lutnens et est 
pompier volontaire pour la mu~iicipalité de Saint -  
L ii I ri berl. 

Saint-Lambert le 1 7 décembre 1 963 ; de deux petrtes- 
filles ; Ann-Sophie, née le 3 1 juillet 199 1 ,  et 
Marie-Philippe, née le 5 juin 1992 ; d'une belle-fille, 
kdith Blier, (conjointe de Jean-Noël) née a Squatec le 
18 février 1970 ; et d'un petit-fils, Philippe, lie le 
17 aout 1994. 

Au début de  notre mariage, nous avons demeuré 
à New Richorid, a Cliany ett depuis 1973, noir, avons 

la joie d'habiter un joli coin de Saint-Lambert, ayant 
pour proches voisins nos enfants et nos petits-enfalits 
que nous adorons. 

Pendant plusieiirs années, Noël a occupé un poste 
de ferblaniier et a dé pompier volontaire, pendant qiie 
moi j'ai occupé un emploi a la Caisse populaire de 
Saint-Lambert. Nous demeurons &ès actifs, à l'heure 
d'une retraite bien mtritée, en cruvrant comme 
bénévoles au sein de differents organismes et en 
partageant la joie de nos enfants et de nos pet.its- 
enfants. 

Nous sommes heureus de contribuer à l'album 
souvenii- et sotthaitons à tous IL$ membres organisateurs 

L 'ayan t  eu que Irois enfants, nous sommes très 
du 1 50c nos meilleurs VEUX de succks. 

heureux d'avoir agrandi notre famille avec la venue : 
d'un gendre, Claude Bisson, (conjoint de Sylvie) né A I-lciireux 150  a tous ! 

-3 
- - 

Philippe. ÉdirA Bfie,; Jean-?lloel, Lise. Ahi;l. Cloude Bisson, 
Sj?ii~rr. Anri-Sophie cr !Marie-Philippe. Eii mkclnillori : Cka,ttnle. 



&mile Boritiii est ne à Saint-Isidore le 12 mars 
1928. 11 est le fils d'Albert Boutin, né le 15 janvier 
1896 et décédé le 6 février 1985, et  de Delphi~ie 
Cliatigny: née le 1 1 janvier 1903 et décédée le 26 juillet 
1 985, cultivateurs daris la Grande-Lime. Le. 8 octobre 
1960, i l  a épousé Rolande Roy, née le 5 septembre 
1 933. Elle est la fille de Joseph Roy, né le I 1 mars 
1902 et décidé le 27 septembre 1972, et de Rose- 

Adichel, est né a Val-Alain le 3 mars 1963. Sa 
conjointe, Sylvie Pelletisr de Saint-Lambert, est née le 
11 juin 1963. Leursenfants sont : JeEey,né le23 avril 
1994, et Jason, né le G août 1998. 11s vivent a Saint- 
Étienne. 

Clnude est né a Val-Alain le 14 janvier 1901. 11 est 
décidé accidentelleinent a Saint-Isidore le 12 septembre 
1980. 

Alma Pouliot, née le 13 juillet 1903 et décédée le ~tlcltti~~e, est née à Val- Alain le 17 novembre 1966. 
12 septembre 1936, de Saint-Sébastien. Swi conjoint, Yves Coniveau, originaire de Chamy, est 

De leur union sont nés quatre enfants : né le25 avril 1964. Leurs enfantssont Emmaiiuelle, née 
Se~.ge, rié a Val-Alain le 27 janvier 1962, a épousé le 30 juillet 1996, et François, né le 17 avri 1 1 999. 11s 

Diaiie Ducliesne, née le 10 février 1964, de Saint- habitent à Breakeyville. 
Raphaël. Leurs enfants sont Marie-Fay, née le Au début de leur mariage, le couple s'installe à 
1 8 octobre 1 994, et Mélodie, née le 30 septembre 1997, Val-Alain. Etnile eçt le garagiste de la place. En 1964, 
à Saint-Lambert. i l  est obligé de vendre à cause de maladie. Sa  santé 

- . . - 

In'i-nrigéc, de gauclîe & droite : ~kIElrfijte. Jeflvey, SyIlrie Pelletier, Marie-Fuy et Diuiîe Dirchesiie ; 
2' roilgée : Yvps C O I - ~ ~ V B C I I ~ .  ibllchel. Éinile, Roiunde et Serge. En inéda filon : Claude. 



s'étant amklioi-ée, i l  commence à travailler pour 
Modein Paving à Notre-Dame du Bon-Conseil ; plus 
tard, i l  sera transféré à Saint-Lambert comne premier 
mécan.icien. 

Las de voyager de Val-Alain à Saint-Lambert, la 
faniille s'établit dans lc rang Saint-Patrice en 1972, 
dans la maison ancestrale de monsieur Gosselin. 
Retraitri: de BML (Modem Paving) en 1988, i l  consa- 
cre désonnais son temps libre a la cause des Pèlerins 
de Saint-Michel. qui h-availlent à la réfonne du système 
financier, dans le but d'avoir du pain pour tous. 

Quant à Rolande, elle se joint au groupe de dames 
qui ont, avec succès, mis siir pied la bibliothèque it!ur.ie-F(~y et itlhlodie. 

municipale. Elle travaillera pour Parents-Secours et . - '- %:'- -- - - 

inaintenant, clle donne du ten~ps au Service d'entraide 
de Saint-Lambert . Ir, r 

11s sont tous deux heweiuc de vivre dans la paroisse 
où les gens se côtoient avec amitié. 

Bon 150' à tous et a toutes ! 



La famille se faisant nombreuse, cela oblige 
Hemiile à travailler à l'extérieur comme rouleur 
d'asphalte pour la compagnie Modem Pavjng. 

Au début des années 1970, c'est le retour à la 
ferme avec la constmction d'un poulailler, ce qui 
l 'occupera jusqu'i sa retraite. La fenne est toujours 
la propriété d'Alain, de Patrice et de Claude qui 
s'adonnent a la culture d'arbres. 

- - - - -- - 
Laurence est une reine incontestée du foyer et 

Mnriuge d'FTer~iiile ei Le couple c i  .coi1 
de Laiti-eirce. 50" nnnivei.suire elle s'implique au sein du Cercle de Femîières. 

de ~i-rariage. Hermile est décédé le 15 juin 2002. 

Bermile ( 1  9 1 5-2002) époua Lsurence Boucher 
(1920) le 26 décembre 1942. 11 est le fils d'Amédée 
Boutin (5 septembre 1883 - 12 février 1973) et d ' h a  
Turgeon (2 1 septembre 189 1 - 18 aofit 1973) 
demeurant a Saint-Lambert, et qui se sont mariés le 
28 octobre 1908. Laurence est la fille de Willy 
Boucher (22 avri 1 1 898 - 16 janvier 1952) et de Marie 
Béland (1 O juil [et 1898 - 16 février 1976), également 
de Saint-Lambert, qui se sont épousés le 10 juillet 
1917. 

Au début de leur mariage, ils s'installent a Saint- 
Rédempteur ou Hennile occupe le poste de sacristain. 
Peu après, ils s'installent à Saint-Lambert pour 
prendre la relève du père d'Hermile sur la ferme. De 
ce mariage sont nés 15 enhnts. 

La famille eil 1992. Assis. de gnuche iI droite : 
!W(wthe, Hei-fi-file. Laiii.eiice et ~Wnrline : 

ci l'arrière r Putrice, Lise. Aliiie, Je/enti-Giry, 
R -Hel&ne, Alciiii, Diane. Re~znid. Fraticit~e. 

Gnérnn, Liild(1. Mr,i.io et Clai (de. 

LaJun~ille complète 



La famille Hermile Boutin et Laurence Boucher 
Hermile Boutin Laurence Boucher 

i 9 i 5-2002 1920- 
Enfants 1 Conjoints 1 Petits-enfants et conjoints Arriere-petits-enfants 

Jean-Guy 
( 1941- 1993) 

. - 
Lise 

i 1945) 

Rose-1-lelene 

-- 1 , 

Nicole \~llcneuvc i Yvan (Isabrllc Provcnchcr) 
Gcncvii.ve 

1 Pairicia (Oliviw Dolbec) 

André Vaclion Anne-Marie . 

1 

( 199)  

Manine 

Patrice Couture 

(1961) 

Robert Leriiicux 

Aiine 

(1937) 

L - - 1  Josit-Anne 

Guillauine 

Jonathan 

Nadia 

André Larose 1 Marlin (Chaniale Lefebvre) 

- 

Linda Guy Tassé 1 1 -  

Tnsian. Roxane 

Dominique (Sylvie ivlalieuxj ' Philippe. Olivier 

Sylvain (Nancy Lxplante) 

\IalCrie 

Diane 

( 1  949) 

Nadine (Éric Bilodcau) 

lulic (Nick Beaudoin) 

Saiidra (Jinimy Dawson) 

Cinthia (Pascal Themeii) 

Rei~oit CdtC 

Conlic 

Gattan 

- -- 

(19Sl) Michel 
I 

(1952) 

ï%Kçinc Roben Blais 

( 1954) 

(1955) 
-. 
Alain Lucie Turmel 
( 1956) 

Nicolas (France Ciosselin) 

Frédkric (Catherine Chcvalicr) 

Mathieu 

Torniiiy 

Amélie 



La famille Bussiere peut cornprer ses anceires 
parmi les pionniers de Saint-Lambenpuisque Narcisse 
Sr (senior) Bussièrc, arrikre-grand-père, marié à 
Josette Vallée; était installe route du 3' Rang (nie du 
Pont) ,  à l 'endroit mêrne du camp Jeunesse du 
Faubourg (maison toujours existante) au temps où la 
paroisse était rartacl~ée à la seigneurie de Lauzon. 

Germaine? née le 24 juin 1925, est la cinquième 
des six enfants de Louis Durnonr (3  1 janvier 1887 - 
22 décembre 1962) et de Dilina Larose (26 décem- 
bre 1895 - 1" décembre 1955) de cette paroisse. Ses 
grands-parents pateniels sont Pierre Dumont (1 853 - 
21 iuin 1942) et Caroline Nadeau (1856 - 30 octobre 

-. -- 
19i7) établis dans le rang Saint-Patrice (nie du Pont), 

Pouf-Henri el Gerrnolrie. 
Ses gra.nds-parents inatemels sont Joseph Larose (né 

m o i ,  ~aul- enr ri, je suis né i Saint-Prosper le vers 1838) et Agnès Blais (26 septembre 1863 - 
28 mars 192 1 .  Mes parents sont Pierre Bussiére (1 594 20 195 1). 
- 26 novembre 1976) et Aurélie Laflamme de Sainr- 
Lambei-t ( 1  893 - 30 octobre 1 927). Aîné d'une famille 
de trois enfants, je perdis ina mère à l'âge de sis ans 
et fus élevé par mes oncle et tante Adélard Paradis 
(12 février 1894 - 23 avr i l  1.988) e t  Anna Laflamme 
(6 décembre 1900 - I G octobre 1994) de Saint- 
Lambert. Mes grands-parents paternels sont Narcisse 
Bussière (environ 1849- 193 1)  et Belvina Laflainme, 
tous deux de Saint-Lambert. Mes grands-parents 
maternels sont Joseph Laflamme ( 1  859 - février 1948) 
er Louise Lemiewu (1865-1 334). 

Mariés Ic 22 mai 1948 en cetti: paroisse, de notre 
union sont nés huit enfants : 

hh'chei, 14 mars 1949, conjoirit de Micheline 
Vallée, etablis à Saint-Lambert ; 

Guétail, 1 juillet 1950, célibataire et établi ici 
mime ; 

Jocelyi?, 17 juillet 1952, conjoint de Louise 
Bourcier ; ils ont un enfant, bIathieu. 11s sont éta- 
blis dans cette paroisse ; 

- - - . - -  - 

LaJimille lors du .r(F clnnivei-sciire 
de nioriage de Paul-Hetiri el de Gennuine en 1998. 
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L~ic ie,  17 juin 1953, conjointe de Robert Plante. 
Ils ont deux filles . Josiane et Saliriria, et soiit éta- 
blis à Saint-Lambert ; 

Josepli, 28 février 1956, déckdé le 1" mars 1956 ; . --.- .- .- - - .  - .-- 

Swge, 22 avril 1958, est père de deux enfants : 
Simon et Maude. Ils denielirent A Pintendre ; 

Céline, 8 septembre 1960, conjointe de Yvan 
Carrier. Ils onr un garçon, Jeaii-Pliilippe, et sont 
établis eux aussi a Saint-Lambert ; 

Daitiel, 5 octobre 1963, conjoint deNicole Bureau. 
Ils ont deux enfants : Lorina et Étienne, et ils de.meu- 
rent a Saint-Nico1a.s. 

El1 1957, j'ai fait l'acquisition d'une petite terre 
(pame du lot 233), dans le rang Saint-Patrice, et j'y ai 
consrniit moi-mèrne la demeure familiale. En 1996, 
j'ai cédé une pariie de terrain 1 la nîunicipalité pour en 
faire une source d'alitnentation en eau potable. 

J'ai été journalier pour Modem Paving de 1949 a 
1955. Par la suite, j'ai exerce les métiers de menuisier 
et de cultivateur à mi-temps, puis j 'a i  repris mes 
activités de inenuisier a plein temps de 1967 à 1978 
pour Product-O-Métal. - - - 

En 2002, nous avons célébré le inariage de notre ~Llcrri~lge de ?Torre periie-fille. 

première petite-fille, Josiane Plante. 

Merci aux organisateurs bknévoles du 150' cle 
cette paroisse ! 

La maison cortsr~uire en 1957 por Pairl-Henr-i 
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Marie-Anne Boutiii Lueloine, Paul-Eirgéne La famille. A 1'ai:ai.rl : Réjeairne. Racliel et Annarre ; 
er Jo.re,uh Bicssiéres. Lej-ailçois er ci I'ai.ri6i.e . Rayniond. Lircien. Puirl- Yi)ai.i. 

Lucieii Biasiet-es. Cci~-nren et Josepli B u s . T ~ ~ I . ~ . F .  

Poseph Bussières (1 900- 1994) est né de l'union Rr+!jeai?ne, 7 février 1 95 1 . (Bill W. Gough), et leurs 
de Pliiliaç Bussièses (? - 8 mars 1904) et de Marceline enfants : Danielle et Patrrick. 
Blanchettc ( 1  873 - 12 janvier 196 1). 11 a exercé le La maison familialeest sise sur un terrain, face à 
métier de charpetiîier-menuisier. la route du Bac, le premier lien direct entre les deux 

II a uni sa destinée a celle de Marie-Anne Boutin rives. Lorsque Joseph avait 14 ans, il aidait au dételage 
(1 904- 1979), ménagère, f i l  le de Mana Coulure ( 1  878 des clievaux pour la traversée du bac sur la rivière 
-13jaiivier195l)etd'ElzéarBoutjn(l869-8avril Chaudiire. 
191 1). 

. -n~=-< u. 

Neuf enfants sont nés de Leur union : --an 7 

Lucien, 26 avril 1926 - 1989, (Mérilda), et leurs 
enfants : Denis, Diane, Luc et Martin ; 

Lticienile, 5 mai 1928 - 1978, (Paul-Eugène 
Lehriçais); et leurs enfants : Jocelyne, Réjean, Mario, 
Hélène, Josée et Marco ; 

Adrien, 25 janvier 1932 - 1954 ; 

Alzeffe, 1 935, (Maurice Lagarde), et leurs enfants : 
Guy et Irène ; 

Rcynloizd, i 940: (Nicole Morin), et l e m  enfants : 
Nicolas et Geneviève ; 

Pnui- Yvui~, 1943 ; 

Rachel, 1944, (André Bergeron), et leurs etifanis : 
Stéphane et Benoît ; 

Cai+ti?eiz, 1946, (Gilles Martel), et leurs enfants : 
Anick et Syndy Lemieu ; -- -- - 

4 gené).urions. 
Lucie)?. Denis. Joseph et A-fat.celi~~e. 
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k111riage d 'Ernesf Butenir iWL' Et-nesr Birreati Lofaniille klarcel Labbé. lrq rangée . Pniriçe ; 
el  d'4lexinu Boucl?et: cuisun! le pain. 2' rongée . Jean, Rosaii.e, i lai f iel  ef Michel Boitlé. 

H 'ancêtre, Zéphirin Buteau, épouse Philomène 
Roy en 1865 à Saint-Henri-d+Lkviç. Ils viennent s'ins- 
taller à Saint-Lambert sur une  ferme dans le rang 
Saint-Pairice. Onze enfants naissent de leur mariage : 
Édoiiard, Odias, Léon, Joseph, Edmond, Léo, A rtliur, 
Ernest, Aldéa, Mary et Rose-Anna. Les garçons 
s'iiutalleront sur des fermes près de leur père. Celui-c.j 
décède a 78 ans, le 16 aoùt 1915, et son épouse, le 
13 février 19 17. Le 30 juin 19 12, mon père, Ernest 
Buteau, prend possession de la ferme. Avec maman, 
Alexina Boucher, ils continuent 21 havailier très fort 
pour élever les nombreux enfants qui sont venus 
remplir la maison. Vaillants et courageux, i ls ont réuçsj 
à nourrir toutes ces petites bouches.. . 14 enfants : 
Ernest, Roméo, Marie Anna, Diane, Cécile, Lucien, 
ThCrèse, Lucienne, Bertrand, Adtienne, Lucille, Gisèle 
(décédée), Raymond et Giséle. 

L (1 

rrnc 
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M m  faisait du bon pain que l'on sentait de loin. 
Quand elle avait le dos tourné ,  on volait aussi 
ses beignes qui étaient délicieux.. . Papa livrait du 
bois à Saint-Romuald. Quand il  faisait très froid, il 
marchait à cdté de la voiture en récitant le cllapelet. 
II est décédé subitement le 11 août 1957 a l'âge de 
69 ans et un mois, et maman, le 15 septembre 1963 a 
I'âgede69 aris et  trois mois. 

En 1 952, un Beauceron de Sainte-Marie, Marcel 
Labbé., achète la ferme. Tl deviendra mon compagnon 
de vie, la mème année, le 18 octobre 1952. Ayant du 
cœur au ventre, i l  continuera la tâche si bien 
commencée. Notre grand amour de la terre nous 
fera oublier nos fatigues et nos peines. Six enfants 
sont venus enrichir notre vie : Daniel, Lucie, Jean, 
Patrice, Rosaire et Anne. Mon maii est décedé en 
1993 a ~ r è s  une Ionmie maladie. , -=+!--=-., 

w 

Je suis devenue propriétai.re de 
cet héritage que je conserve 
précieuseinent et qui deviendra 
celui de mes enfants. 

Aujourd'hui ma descendance 
ne compte qu'une petite-fille : 
Geneviève Boulé, fille d'Anne et 
de Michel Boulé. 

Geneviéve Boirlé 
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Lil iaj~e 1" inrigéc , Lorrnine. Dnnielle, tdirli, Aline et :lYirrielle ; Zéphii. 
2' rongée : !bIc(rtin. filon. Clarrdc, André el Michel. 

X e  premier Buteau à s'installer, en i 900, sur la Bourget en 1972 et ils ont trois enfants : Sonia, Dorninic 
ferme actuelle de Liliane Buteau fut fidouard ( 1  867- et Claudine ; Loi-raine (1955), secrétaire. a épousé 
1935). J I  était le fils de Zéphirin ( 1  837-1 91 5 )  et de Martin Thibodeau en 1984 et ils ont deux enfants : 
Philomène Roy de la rue du Pont. Édouard était ma- Julien et Hilbert. 
rié à Georgiana Samson. Ils eurent cinq enfants : En plus d'être cultivateur, Zéplik était charpentier- 
Marie-Anne, Émile, Zphi r ,  Rose-Aim6e et Amanda. menuisier, ce qrii I'aammé à superviser la consmction 

C'est en 1934 que Zéphir acquit la ferme de son de granges el  à travailler sur  les chantiers de 
père. En 1940, i l  dut rebàtir la maison a la suite d'un construction a Québec. Il s'est également impliqué 
ince1idie.iamèmeannée,Zépliir(1907-1974)aépoitsé dai~slaparoissecommeconseiller,~narguillieret 
Liliane Paradis (1 915) de saint-Étienne, fille d'Arthur commissaire. 
Paradis et de Léa Lambert, originaire de Saint- De son côté, Liliane s'occupait de la tenue des 
Lambert. livres pour la ferme en plus de coudre, de jardiner et 

Zéphiret Liliane ont eu huit enfalits dont trois sont de voir au bien-être de la famille. Depuis le décès de 
décédés après quelques jours de vie : CIuit.de ( 1  94 l), Zéphir, en 1974, Ljliane demeure toujours sur sa fenne. 
comptable, a épousé Édj th Goulet en 1967 et ils ont Cette dernière est exploitée par deux de ses fils. Liliane 
cinq enfants : Chantal, Éric, Justin, Julie et Samuel ; esl aussi arrière-grand-mère depuis quelques années. 
André ( 1  942), rneriuisier, a épousé AIine Lehoux en 
1975 et ils ont un enfant : Jérôme ; Yvoi7 (1946), ins- 
pecteur en électricité, a épousé Danielle Guimond en 
1971 et ils ont deux enfants : Jocelyn et Martin ; 
Murielle (1949), secrétaire, a épousé Michel 


