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Kiamika con'lme une riviere... »

edt Ie fruit ou travaiL oe quatre auteurd oe chez now aqui revient La fierte
oavoir icrit ce voLume oe pLlf.d oe 700 paged.

Ii Jo.Jee LacaJ.Je

on ooil La cooroination OU projel~ fa recherche et La redaction Oed chapitred
duivantd: L'etym%gie, un peu O'hi.dtoire, ta "ie poLitiqlle, La oemographie, Ie
oeveLoppement oomicLliaire et oe viLLegiatllre, Le toarumeJ Led attraitd
tOllr,'.Jtu/tled. On Lui ooit i.qalement La majeure partie Oed chapitred refatijd a
Leconomie foredtiere, a L'economie agruoleJ au:x fnkiird et at",\". addociatioJUJ et
OI:qanumedJ La moitie oed chapitred dur Led commerced et Led derj'~ed en
coLLaboration avec SoLange NanteL, etJ avec taioe oe Lide Lacadde, La
recherche et La nomencLature oed baptemed, mariaged et <tepuLtured.

Ii Alain Morin

on ooit La recherche et fa rloaction OU chapilre: « Comme riviere... au fiL oe La
foi»J qui noll.d fait parcourir led cent a/Zd o Dutoire oe La pie reLigiell.de.

Ii Angele NanteL

on ooit fa recherche et fa re"OaLtion oed ecritd dur L'A.FE.A.S.

Ii Solange NanteL

on ooit La recherche et fa re'CJaction Oed texted dur La vie dcoLaire. Noud Lui
oevond egalement La recherche et fa re"Oaction Oed ecritd dur fa vie au chantier
et fa orave oand Ie chapitre de L'economie foredtiereJ dur led fromageried, La
fabrication OU fromage et ou beurre, Le Laitier et Led erabLiered oand Le
chapitre oe teconomie a.qricoLe, aindi que Le ricit Oed LouiN olantan.
Conjointement a"ec JOdee LaCaddeJ eLIe a addume La recherche et re"Oige La
moilii Oed textu reLatijd at"'\". com.merceJ, ELIe edt aU.Jdi redpon.dable ded paged
portant dur /rd find oerniered et led rited funemired oe meme que Ie derfJUe de
dante.

Ded coLfaborateurd ont bien vouLu preteI' leur pLume pour reLater Ie pecu ded
gend de chez nOUd. Qu III d'agidde de JOdeph Guerin, JOdeph-flercuLe
TouchetteJ Noemie FiLion, Fernand Lachaine, Diane Nante~ Rimi Pri"odt,
CLaire TtlJ:qeon et Rita Va LiquetteJ tOtUi VOiu Livreront, a Leur fafon, deJ
bribed de notre hi.Jtoire.



L'aquarelle illtUtrant fa page couIJerture edt dignie LouiJe VaLiquette,

fiLLe de Rita et Firmin VaLiquette de Kiamika.

L'artiAe oe chez nOUd d'ut inJpiree o'une photo du ~iLlage et du parcourd de

La ril'iere Kiamika pour meUre en relief Le titre du ~oLume: « Kl'aml'ka

comme une ri~iere... »

VOllJ remarquerez que ceUe iLLudtration comporte deux partied bien

outincled. Du cote gauche) on aperfoit Le village avec don pont cou~ert

o'autrefouJ et verd Ie haut, du cott oroit, Ie trace de Ia rivure pred du viLlage

aLLant du dud au nol'O apartti- du haut.

ViLlage et rivure} une addociation ji£Jele qui a traverde Ie tempd. Un viLla.c;e

qui d 'edt tran40rme au fit Oed anneed et Ie parcourd o'une rivure qui edt

demeure immuable.

La. Vie d'edt) par contre, manifedtie autant dand Ie village que oanJ Ia ri~ure

ourant ced cent and. Ded ivinementd heureu:x ou maLheureu:x ont Padd!

comme Ltau oaM La rivure...

La pertinence ou cboix ded COlt Leu I'd riveLent Oed riaLitl:! propred a notre

municipaliti. Le vert dymboliJe autant Ia force que Ie caLme, Ie jaune or now

rappeLIe !.e.J reeoLted et Ie bleu illdpire un avenir prometteur atborium...

R£miPre~odt
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PREFACE
La municipaJite de Kiamika nous livre aujourd'hui la memoire de son
premier siecle d'existence. Au 61 des mots et des images, quatre auteurs
nous proposent un beau voyage dans Ie passe de ce canton qui fut, a
l'epoque du chemin Chapleau, la porte d'entree pour les famil1es de
colons s'etablissant dans les vallees de la Kiamika et de la Lievre.

Le charme et l'importance de ce pittoresque village blotti autour
de son eglise nous sont connus de puis longtemps. Des 1906, l'abbe
Joseph-fume Lemonde y publie Ja premiere oeuvre litteraire regionale,
Ie recit des debuts de Saint-Gerard-de-Kiamika. Plus tard, Joseph
Guerin, etabli dans Ie canton depuis 1884, presentera un beau texte
relatant les grandeurs et les miseres de la periode de defrichement des
terres. Voila maintenant que Josee Lacasse, Angele Nantel, Solange
Nantel et Alain Morin mettent it leur tour en lumiere les evenements et
les personnages qui ont marque valJons, collines et meandres de ce coin
de pays. Ils meritent admiration et remerciements pour cette recherche
historique serieuse qui s'allie a leur affection pour les gens.

Ecrire Ie passe d'une collectivite humaine est un travail complexe
et delicat. Comprendre ses predecesseurs est une belle fa~on de mieux
connaltre ses contemporains, car Ie present est Ie fruit du passe. Engage
dans Ie long depouilJement des archives et des documents, Ie quatuor
des auteurs est demeure attentif aux textes, aux recits et meme aux
siJences afin de rendre un portrait fidele de ces familIes qui ont deve
loppe une maltrise, un courage et un genie qui emerveillent encore.

Apres avoir debusque les realites vivantes derriere les eve
nements, les auteurs ont redige leur texte avec exactitude et c1arte, mais
surtout avec amour et honnetete. Nous y trouvons des pages remar
quables touchant les aspects reJigieux, scolaires, politiques, economiques,
sociaux et cuJturels.

KIAMlKA COl\1.ME UNE RIVIERE... est un important vo
lume que tous prendront plaisir a lire, a relire et a consulter. La richesse
des textes est completee par de nombreuses photographies et des
documents pertinents qui ajoutent a l'authenticite du travail.

Voila donc une belle oeuvre qui donne un sens a l'enracinement
des famil1es qui ont developpe Ie canton et qui apportera la fierte
d'appartenance a cette patrie natale ou d'adoption.

Une belJe lecture vous attend.
Luc Courdo!





REME ReI EMEi'\TTS
Pour la preparation du livre historique, « Kiamika comme une fl

viere ... ", nous avons beneficie de Ja coJlaboratLon de nombreux orga
nismes qui nous ont transmis la documentation et les archives indispen
sables. Nous avons egalement beneficie de precLeux avis de specialistes,
en particulier de l'historien Luc Coursol. La revision Jinguistique et la
correction des epreuves ont ete judLcieusement effectuees par Remi
Prevost. Nous remercions tout particulierement ces collaborateurs de
premieres instances.

Nous tenons egalement a. exprimer notre plus vive gratitude aux
personnes qui ont genereusement foumi des photographies, des textes,
des temoignages et des documents anciens. Votre implication, votre
memoire, votre appui, votre encouragement et votre confiance ont pel"mis
la naissance du volume, « Klamika comme une riviere... )} Mille mercLs I

A nos families, nos enfants, nos conjoints et nos amis, nous voulons
manifester toute notre reconnaissance et notre amour pour leur soutien
quotidien, leur ecoute, leur patience, leur detachement et leur encoura
gement tant gratuit qu'indispensable.

JOdie Lacadde/ Alain Morin, Angefe Nantel et Solange Nantel

Merd a: Claudine Beaudet, Jean-Rolland Belanger, Therede Bi.Jaillon, LiJe
Blanchard, Francine Briere} Llde Briere) Jeffrey Brunet) Albert et Bernadette
Diotte) Ceeile Dwtte, Alia Filion, Alille Filwn, Noimie Fillon, Sylvio Gl14conj

Annette Grenier, Yvonne Grenier-Briere, Madeleine Heafey, Andre et Jeannine
Lacadde, Franfoid Lacadde! Michel Lacadde, Fernand Lachaine! Simone
Lachapelle! Germaine Le6tanc) Gaitan Lefebvre, Anore Meilleur, Charled
Meilleur, Adiline Nante~ Diane Nantel, Gadton Nantel} Gerard et Bi6iane
Nantel, Mgr Andre Ouellette, Carmelle Ouimet) SoLange Ouimet) Mariane
Paqud} Jean-Chrutophe PeLletier, Gilled Pic/'1e, Albertine Portelance, Jeannette
Prevodt! Me Stiphane Richar~ Clement Saint-Jean) /J1ariette Saint-Jean, Ga.Jton
et Alice Saint-Louu) Me klarc-Andre Simard, Claude Suppere, Leopold Suppere,
Guy Touchette) Claire Turgeon, Jean-Baptute et Yvette Turgeon! Rita Valiquette!
Jacqued Vallee.

Merd igalement a: la commt.JJWn Jcolaire Pierre-Neveu} La caUde populaire
Dedjardind de Kiamik.a, t'Evechi de Mont-Laurier; Ia Fabru,ue de Saint-Girar~

Ia municipalitt de Kiamilca! la M.R. C. d'Antoine-LabeLle! la Societe hutori.que de
Ia regwn de /l1ont-Laurier.





AVANT-PROPOS

Vous etes convies au gre de vos inten~ts et de votre plaisir a tourner les

pages de « Kiamika comme une riviere ... ». C'est sans pretention que

nous, les auteurs: Josee Lacasse, Alain Morin, Angele Nantel et

Solange Nantel avons pose un oeil-voyeur sur cent ans d'histoire. On
n'a pas fait I'histoire. Elle est la, genereuse de ses faits vecus, de ses

rebondissements et de ses emotions. Bien humblement, nous n'en reven

diquons que la plume, Ie choix des opinions et des recits, la selection des

evenements et Ie coup d'oeil. Les mots ne sont que des murmures qui

font echo aux voix de nos ancetres. Puissions-nous leur avoir ete rigou
reusement fideles ...

Ce livre retisse donc Ie pont de I'histoi.re entre les defricheurs

d'hier et Jes occupants de maintenant en rememorant la hardiesse des
premiers qui sont venus apprivoiser ces terres de foret sans autre

eclaircie que les deux majestueuses rivieres : la Kiamika et la Lievre.

Kiamika est particulierement inspirant. A voir ses paysages, on

comprend! On sait que Ie bois est a portee d'enjambee, que la terre

prend Ie temps de soupirer silencieusement, que les rivieres et les lacs

prechent l'abondance et que l'air seme a volonte ses brumes. C'est donc

dans Ie calme du soir, dans la fralcheur sublime des matins, dans Ie
retour inlassable des saisons, dans I'humide presence des terres ouvertes

et dans I'odeur sensuelle des moissons que nous nous sommes inspires.

Aucun des quatre auteurs n'a l'imprudence de pretendre etre

ecrivain de formation et encore moins historien. Tout au plus, y avons
nous mis toute notre energie, notre rigueur, notre amour a rendre

hommage a celles et ceux qui ont forge notre identite. Passionnes,

temeraires, audacieux et surement amoureux de notre pateIin, nous Ie
sommes. « Kiamika comme une riviere ... » est Ie fruit de centaines
d'heures de recherche, d'ecriture, de revisi.on et de correction. C'est

donc bien fierement que nous VOllS l'offrons en vous souhaitant
d'agreables heures de lecture.

An.c;el.e NanteL et Solange NanteL



ETYMOLOGIE

Le nom « Kiamika" est d'origine algonguine. II existe differentes interpretations
concernant ce nom indien.

Le Pere Joseph E. Guinard, a.M.1., dans son livre "Led nOrr!d in()iefl<1 oe ITWIl paYd", en
donne la signiIication suivante:

« Kiamika, pour Kickiamika (abrupt, coupe ;usqu'au-dessous de l'eau).

Racines:- Kicki: coupe, abrupt;

- amick: au dessous de l'eau n.

Cette appellation a parfois ete interpretee comme «endroit avec un rocher escarpe ».

Egalement, Bernard AssiniW"i, dans son livre «Le;1:ique ded /lom" l'noielld en Am/rUtile",
ecrit:

« KIAMlKA (Algonquin)

De KICKIAMlKA, c'est abrupt, jusqu'en-dessous de l'eau, ~

L'abbe A. Fauteux voit plutot dans ce mot les racines « kiam", ce qui signifie profond
et «ka» tranquille. En effet, la riviere est, a plusieurs endroits, profonde et son cours
plut6t paisible.

Depuis 1986, les habitants de la municipalite se denomment Kiamikois et Kiamikoises.
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PRESENCE AMERlNDIEt\rNE
Les premiers a. avoir occupe la Haute-Lievre sont les chasseurs et
trappeurs de la tribu algonquine qui, jadis, etait la nation la plus popu
leuse.

C'est principalement la famille des Tetes-de-Boule qui utilisera
les ressources de la riviere du Lievre: la chasse aux animaux a. fourrure,
castors, chevreuils, ours, loutre, vison ... et la trappe au cours de la saison
hivernale. La riviere du Lievre representait la voie commerciale entre les
Tetes-de-Boule et les nations amerindiennes de I'Outaouais.

U n

d ' h

our commencer l'histoire de Kiarnika, it serait inte
ressant de faire un retour en arriere, ne serait-ce que

pour nous rappeler Ie tout debut de sa colonisation et
pour prendre conscience de toutes les miseres et diffi-

cultes qu'ont rencontrees nos pionniers. Les textes qui
suivent sont inspires et extraits du livre sur l'histoire de Saint-Gerard de
Montarvil Ie, ecrit par X, paru dans un des memorandums du cure J.A.
Lemonde en 1907.



Trouvant leur moyen de subsistance dans la chasse et Ja peche, ils
s'etabliront la OU Ie gibier est abondant et quitteront Ie terrltoire lorsque
les ressources s'amoindriront.

En canot d'ecorce, ils exploreront les cours d'eau, lacs, rivieres
qui seront leur domaine pendant des siecles jusqu'a l'arrivee des blancs.

La seule famille amerindienne a s'etre tDcee pres de Kiamika est
celie de Thomas McKanabe.

Parti d'Oka, vers l'annee 1848, Thomas McKanabe, indien de la
tribu des Algonquins, s'etabJit au pied du rapide Wabassee, sur la rive
ouest de la riviere du Lievre. Accompagne de sa femme, de laquelle sont
nes six enfants, deux fils et quatre fJJes, ils y vecurent seuis, tes recoltes
de chasse et de peche contribuant ala subsistance de leur familJe.

«.En 1885 vint de Quebec, Tbeodore NaJeau. Bienint apred don arrivee,

vaincu par led cbarmed {J'Wl£ {Je.J demoicJellu McKalUl.ht. ill'ipoUdait

et {Jre.J<fait <fa teJlte aupru de don beau.pere.»

(J.A. Lemonde, 1906).

LES PREMIERS OCCUPAl\lTS
DU TERRlTOIRE

En 1877, Zacharie Theriault, venant de la riviere Ouelle, s'etabiit pres
de la Ferme-Rouge. II y demeura seul jusqu'a sa mort en 1903.

Les freres Hermenegilde et William Valiquette viennent bucher
dans tes bois du canton Dudley pour les compagnies forestieres.
Trouvant ces lopins de terre favorables a l'agriculture, jls decident de s'y
etablir.

Des Ie printemps 1880, la famille Hermenegilde Valiquette arrive
d'Angers par la riviere du Lievre, installe un campement sur sa rive est,
en amont du rapide Wabassee dans Ie canton Dudley.

Quelques mois plus tard, son Frere William age de i8 ans vient Ie
rejoindre. II est accompagne de son pere Magloire et de Marie-Louise
McGreguer, I'epouse de ce demier.

Magloire prefere s'etablir du cclte ouest de la Lievre tandis que
HermenegiJde et William deboisent Ie cote est. Hermenegilde defriche
un lopin de terre et s'etablit du cote sud du ruisseau Valiquette et
William prefere se batir et vivre du cote nord, a J'endroit qu'on appdait
Ie « eric du Grand Chantier »,
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LES MARCHANDS DE BOIS
LES FERMES DES COMPAGNIES

Vers les annees 1830, Ie territoire de Kiamika etait une grande Foret
encore inexploitee.

Depuis longtemps, les marchands de bois exploitent les torets
quebecoises. Ils recherchaient surtout les endroits OU abondait Ie pin.
Pour tirer profit des ressources forestieres, ils creent des compagnies. Ils
ne se preoccupent guere de coloniser, mais, par les defrichements qu'ils

\

effectuent, ils y participent indirectement..

Philemon Wright, un citoyen du Massachussetts, vient s'etablir
au pays vers 1800, Apres avoir consacre quelques annees au commerce
local, et voyant que la fortune tardait a venir, il prend l'initiative d'im
planter une entreprise dans Ie commerce du bois. Il obtient du gouver
nement des concessions forestieres. Apres avoir surmonte differents
obstacles et difficultes pour Ie Iancement de ses operations, M. Wright
reussit et ses affaires se developpent avantageusement. Par Ia suite,
plusieurs compagnies verront Ie jour et se succederont pour exploiter la
foret, principalement sur les rivieres Gatineau et du Lievre. Des 1822.
Baxter Bowman et Levi Bigelow & Sons exploitent l~s limites forestieres
situees sur la riviere du Lievre. M. Bowman etait, a cette epoque,
proprietaire d'un moulin a scie situe a Buckingham.

Aux endroits OU est erige Ie chantier d'une compagnie, on y
defriche un emplacement d'une grande superficie abn de construire les
entrepots du chantier, ce qui deviendra la « Ferme ".

"C'e.!t ta que {'OIL telLait fa ruerve de.! provuwnd pour le.J bonznze<J et

le.J bite.!. Un jermier itait pripo.Ji a ;/a garde et a Ja culture. On voil

encore aujourd'hui nomhre de Ced jerl7U!<J &:belonnied Jur fa Lievre. Led

jerl7U!<J d'Oxbow, - de.! PinJ, - dU Waba.J.Jee, - fa Ferme- Rouge, - fa
Fernu-Neuve».

(Source: Hisloire S.Gerard de Monrarville, ecri[ par X en 1907.)

Ces fermes ainsi creees avaient une grande influence sur la
colonisation. Plusieurs colons s'etabliront autour de celles-ci. C'est la
que normalement surgiront plusieurs villages.
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LA FERME-ROUGE

La Ferme-Rouge est Ie premier etablissement qui a ete erige dans Ie
voisinage de Kiamika. Elle fait partie de la paroisse de Saint-Gerard-de
Montarville.

AutreFois, cette exploitation etait connue sous Ie nom de « Ferme
de )a Femme Rouge ». Rien de bien precis n'existe quant a l'origine de ce
nom. Se)on Ie cure Lemonde, dans son memorandum sur I'histoire de
Saint-Gerard-de-Mon tarville, « Led tll1d pritenoent que, autre/oid, habitait en
cd mOroi! Ill1e dau(Jage,lcIe f1ui ne portait que OeJ habitJ rougeJ,. Oe La, Jewl1 ell...-"C, Ie
110m Oe La Ferme de fa Fenune Rouge. D'aatreJ a(Jancent que ce nom I'lent oe ce
que L'ipO/ue de M GeorgeJ Heathen, L'un Oed l1ombreu.x: proprU!taireJ qui de Jont
dtlcc/Ji Jur La fame) a(Jait IeJ chel1eux rOlk"C. Comme Led daUl1ageJ, en courde a
tral1erd Le paYJ, /arrecalent toujourJ a La ferme, frappeJ par La couleur de JeJ
c!.?el1ell...-"C, ild auralent donnea La/erme Ie nom de Ferme de fa Fenune Rouge. "

Aujourd'hui, par abreviation, on )a denomme «la Ferme

Rouge. "

Vers 1835, Ml\1.. Bowman et Bigelow, commen;ants de bois de
Buckingham, choisissent les lots qui forment Ia Ferme-Rouge et y

etablissent un entrep6t de leur compagnie de bois. Ils y envoient Joseph
-Joe- Montferrand qui en fait Ies premiers defrichements.

On y deboise alors deux cent cinquante arpents pour la culture
et Ie reste servira de paturage nature!'

Vers l'annee 1870, M. G. Heathen fait I'acquisition de la Ferme
Rouge. CeIui-ci emploie alors un grand nom bre d'hommes a son
defrichement. Deux ans plus tard, Ia Ferme-Rouge passe aux ~ains de
Ml\1.. Maclaren et Carriere. Plus tard, M. Carriere quitte la compagnie,
ses associes en deviennent Ies seuis proprietaires jusqu'en 1895.

Avant 1885, a part la riviere du Lievre qui permet d'acceder a la
Ferme- Rouge, Ie chemin Chapleau qui se termine a Nominingue oblige
Ie colon qui veut se rendre a la Lievre a traverser vingt-sept milles de
foret.

Dans Ie rapport soumis par M. P.B. BenOit lors de I'assemblee
generaJe de la Societe de colonisation Montarville, Ie 10 janvier 1884,
celui-ci en donne Ia description suivante:



RAPPORT SOUMIS PAR P.B. BENOiT

LE 10 JANVIER 1884.

« La ferme de La Femme Rouge, appeLee

communement La Ferme-Rouge, appartient a M.
JJlacLaren, propriitaire de chantul) de Buclcingham.

ELLe a troY milled de jj'ont dur La Luvre,. 250 arpentd

<font cuuivu depWJ 50 a60 arM, Le reJte edt en pliturage

naturd. IL y a pLudicurd granged et autred blitMdu, et
entre autru ane bonne rnai4on, occupee pal' Le fermicr

qui e(lt charge de recevoir Led bticherond de don

« bourgeO/d ». IL he6erge generalement led voyageurd et iL
tlent en ma.qflJin led articled led pLud neCUdalrU afa vie

pour Ie compte dU propriitaire.» Dans un second

rapport, il ajoutera: « La nuzi40n &It dpacietMe. Sur Ie

defiant, une gaLerie. Au centre, porte d'entrle. Sur Ie
premier pLancbet) troM champr&:!. Une daLLe adlner bien

icfairee ut fa principale puce qui forme, aeLIe deule, led
dell<\: tierd du /oglJ. Dan.:J fa daLle, llne porte de dortte dur

La galerie, tine pOllr penetrer daru Ie hureau ou boudou;

une trolJieme conduit a La cttuine et une '1uatrieme

donne dur Ie de/JON verd fa dleep hOllde 0 I dorto I dU

~ empLoyed. Dand Le hallt, un grand grenier et deux

chambru a cOluher. Tout pru, wu petite maMon .qarnie

de Llid, adeux eta.qeJ. En/in, etabled, ecuriedJ grenierd

dapprov/dwnnemenU, grangu, etc. ».

LA FERME-ROUGE.

6 CHArlTRE



Un riche fran9ais, M. Thomas Victor Pothier dit Vermant, achete
la ferme Ie 31 janvier 1895 et s'y installe. La ferme est a cette epoque
composee des lots 4 a 29, du rang I du canton de Bouthillier. Quelques
annees suivant son arrivee, M. Vermant se construit un chalet sur Ie lac
Rouge. Le 12 septembre 1900, il cede une partie de la ferme, d'une
superficie d'environ 2 097 acres, soit les lots 5 a 26, a Fran90is Foisy de
.Montreal. M. Vermant se reserve les lots 4, 27, 28 et 29. II conservera
egalement les droits de mine, pour une duree de cinq ans, sur la
propriete vendue a 1\1. Foisy, notammcnt sur un gisement de fer magne
tique. M. Foisy s'etablit It la Ferme avec son epouse et ses quatre fils.

Diverses conventions se transigerent au cours des annees qui
suivirent. Afin d'obtemperer a un jugement, Ie 11 avril 1935, a la porte
de I'eglise de la paroisse de Saint-Gerard de MontarvilLe, la ferme est
adjugee It The James Maclaren Company Limited pour Ie prix de
8500$.

Le 18 janvier 1941, la compagnie Maclaren vend la Ferme
Rouge et I',le no 3 a Jean, Antoine et Julien Huberdeau. La Maclaren
se reserve, pour elle-meme et ses successeurs, Ie droit, sans autre
compensation, d'inonder Jes proprietes vendues, par Ie barrage
d'emmagasinage du Rapide-des-Cedres sur la riviere du Lievre et par
I'operation de ce dernier. Elle se reserve egalement Ie droit de se servir
du lit et des rives de Ia riviere pour des fins d 'operation torestiere et
pour la descente du bois.

Au cours de l'annee 1947, l'abbe Marcel Poissant presente au
depute de Labelle, Albiny Paquette, une demande aGn de classi£er Ies
lots qui constituent la Ferme-Rouge. Cette requete sera trans mise, au
cours du mois de juillet, a I'Honorable M. Begin ainsi gu'au chef de
service du ministere de la Colonisation, M. Theodore Mercier. Ce
dernier exprime son assentiment a la classification des lots 5 a 29 du
rang L canton Bouthillier, qui sont propices a la culture j ce projet
permettrait l'implantation d'une vingtaine d'etablissements agricoles.

En fevrier 1948, Julien Huberdeau vendra sa part sur les lots 5
et 6, du rang I et I'lle no 3 a Jean et Antoine, avec, entre autres, la
machine et les outillages de scierie, les machineries agricoles et les
chevaux.

Le 28 avril 1948, I'arrete ministeriel no 578 autonse l'achat des
lots 7 a 29-B du rang I, par Ie ministere de la Colonisation.

Un pcu (J'hiJtoire 7



!lEI lD~ , 1 30/1 BO\ltb.1l.l1er.

C48 14L. GIlt 1ll1. IJUperfic..1' ~oW, " 191U. lIoru, lio.l1~ lB4~ '.11 tol11
.~ 139 prete. l 'U's ,alU.." ...

L' pri% de ...ote dai~ .toe d. f5.00 aD moyenne par aar.. ee ~ui ta11
$3.50 l'8cn POlU' la !\lp8l'fiai. bai....~ ~5.00 l'Uln JIClUT oell. prllh l etre
ell.a.he••

ChocU.ll eles ~t8 tara WI '~abl.i.._o~, saul "lUI 1•• 19 It 20 elanod
.tr end~, enaomble ,t qu'.,.c 1,e lota 27-28-:9 00 fera d,~ itablieDameD1.
'0 ~ant U.llG maitid du 28 ...eo 1_ 47, et l'auire moi~i' 8".0 le 29.

Voio~, .oour cha~us lo~, las aup.rficiee amSliar886 au 0Q4 ~~ la pr~

de "Into,

1:!!.!.....- Sup. bai... S~p, 'II cult. Pru du 14~

$3.50 l'aor, m.oo 1'.01"11

7 &4 20 tT94.00
8 '78 22 823.00
9 95 6 482.50
10 103 3CO.50
11 104 384.00
12 105 367.50
13 89 18 "61.'0
14 84 26 944,OQ
15 98 14 693.00
le 98 1 518.00
17 Il4 7 4e9.oo
18 82 8 487.00
19-20 100 11 6~.OO

U 69 241.50
U 8'1' 304.50
23 92 322.00
24 74 259.00
Z5 87 304.50
26 71 248.50

27 .. t !'lord de l.a. pan1,
l 1 ':;:at de ls d';ah"T6a du
lac ilo ll@;' c1u 10~ 28 59$- .aos.25

:~ie Zs~ 29 ,t ~ 3ud ds 14
panie I 1'Est de 1. <I'char-
ge du 14c now;e du lo~ 38 ~ 190.75
30 ~ 154.00

Total, 1842 139 #9,12.4.00

~:J .... :)ec t ~~ 23 m.a.!. 1'3:0.

lETTRE DU MINIST~RE DE LA COLONISATION EN DATE DU 23 MAl 1950.

8 CHAPITRE



Le 9 fevrier 1949, Jean, Antoine et Julien Huberdeau vendent
au gouvernement du Quebec les lots faisant l'objet de l'arrete ministeriel
du 28 avril 1948, d'une superficie approximative de 2 070 acres avec les
babsses qui y sont erigees.

II en coutera 15 500$ au ministere de la Colonisation pour le
rachat de ces lots, qui seront immediatement mis en vente afin de
compenser les frais debourses par le ministere. permettant ainsi Ie mor
cellement de la ferme.

Cette action du gouvernement permettra l'etablissement de
quelques habitants qui s'orienteront principalement vers la production
laitiere. C'est ainsi que les families Jean-Paul Blais, Orient Diotte,
Leopold Grenier, Marcel Pilon, Germain Constantineau, Guy Touchette
-qui achetala propriete de M. Blais en 1959-, Clement Pilon, Philibert
Grenier, Ernest Touchette, Jules Larivee et Remi Lefebvre profiteront
de cette occasion pour lancer leur entreprise. En 1997, on ne retrouve
plus que deux fermes qui se specialisent surtout dans I'elevage des
bovins de boucherie.

LE CURE LABELLE
Fran~ois Xavier Antoine Labelle est ne Ie 24 novembre 1833 a Sainte
Rose de Laval. II est Ie fils de Antoine Labelle, cordonnier, et de
Angelique Mailler (Mayer). II fit ses premieres classes dans son village.
En 1844, il entre au seminaire de Sainte-Therese. II y prend la soutane a
l'ete 1852, passe I'annee 1855-1856 au Grand seminaire de Montreal OU
il acheve ses etudes theologiques et sa formation clericale. II est ordonne
pretre Ie 1er juin 1856 dans sa paroisse natale par Mgr Pinsonnault. II
sera, par Ia suite, vicaire a Sault-au-Recollet et a Saint-Jacques-Ie
Mineur avant de devenir cure dans les paroisses de Saint-Antoine-Abbe
et de Saint-Bernard de Lacolle. 11 devient Ie cure de Saint-Jerome Ie
15 mai 1868 suite a sa nomination par Mgr Bourget, et ille sera jusqu'a
sa mort Ie 4 janvier 1891. Sans negliger sa vocation sacerdotale, il consa
crera sa vie aux inten~ts de La terre et a la colonisation des cantons du
Nord. Aussitot devenu cure en 1859, il emmene ses parents dans son
presbytere et ils Ie suivent lorsqu'il change de paroisse. II perdit son pere
a la fin de decembre 1861. Sa mere sera la menagere du presbytere de
Saint-Jerome jusqu'a la mort de Antoine. Elle lui survivra, mais
seuJement de quelques mois.
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Au cours de sa deuxieme cure a Saint-Bernard-de-LacoJle, Ie
cure Labelle s'etait rendu compte de l'ampleur de l'emigration des
Quebecois vers les Etats-Unis. Pour cet homme, amener les colons a
s'etabJir dans Ie Nord pour y cultiver les terres incultes pourrait vaincre
cet exode. 11 exercera une grande influence aupres du gouvernement,
defendant des dossiers d'ordre reJigieux et economique. Le develop
pement de sa paroisse lui tient a ca:ur et, pour atteindre ce but, il doit
obtenir la construction d'un chemin de fer qui les rapprocherait de
Montreal, de Quebec et d'Ottawa, et, plus tard, qui pourrait se rendre
dans la region du Nord.

II multipliera done ses demarcbes et se servira des journaux pour
la parution de ses lettres et discours. n ne menagera point ses efforts
pour voir son reve se realiser: l'etablissement d'un chemin de fer dans Ie
Nord. Grace a son acharnement aupres du gouvernement, la voie Ferree
reliera Montreal a Saint-Jerome Ie 16 septembre 1876. Ce sera son
premier grand succes dans l'a:uvre de la colonisation du Nord.

Dans son projet d'enrayer Ie fleau de l'emigration de nos
compatriotes vers les villes manufacturieres des Etats-unis, Ie cure
Labelle entreprendra d'autres demarcbes pour ouvrir Ie Nord a la
colonisation.

Durant plus de vingt ans, il se consacrera a l'a:uvre de Ia
colonisation qu'il cberissait. Accompagne de son inseparable Isidore
Martin, il realisera plus de quarante voyages dans Ie Nord pour
I'etablissement de differents villages. recrutera des colons et exercera
des pressions aupres du gouvernement pour obtenir l'arpentage des
cantons et la construction de chemins.

Des personnalites provenant de divers milieux de la societe
deviendront de fiers partisans de son a:uvre: les politiciens Chapleau et
Nantel. Arthur Buies, Ie cure Samuel Ouimet de Saint- Jovite et l'abbe
Jean-Baptiste Proulx, pour n'en citer que quelques-uns.

Le cure Labelle incitera de nombreux colons a s'etablir dans Ie
Nord. Des routes sont ouvertes, de nombreuses paroisses sont fondees.
Un chemin longtemps desire, Ie «Chemin Cbapleau :1>, traverse la foret et
rel.ie la « Cho.te aux Iroquois ", aujourd'hui Labelle, a Nominingue.

En 1882, Ie cure Labelle atteint la Lievre. Les possibilites
agricoles des val1ees de la Lievre et de la Kiamika Ie motiveront dans ses
demarches pour y etablir des colons. Apres avoir pris connaissance de
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ses rapports, Ie depute P.B. Benoit de Chambly s'interessera a. cette
region.

«Le Roi (Ju Nor(), Ie veritable celui-la, 11£ Cedc1e ()e /aire entenQre Jon cri

(Je guerre: au Nor(J! au Nor()! Et ce cri, troUl'ant toujourJ ()e f'echo

(Janc1 lecJ ctEurJ genereux, va bielltOt/aire tlurgir WI nouveau canton: Ie
Kiami/ca.»

(HI.ltoire 5. Gl.rar{)()et1'[onlarvilfL, ecrir par X. 1907.)

Ce mouvement de colonisation connut son apogee au cours de la
decennie 1874-1884. Apres 1885, sa progression baisse faute de moyens
financiers appropries pour atteindre ses objectifs, rencontrant egalement
des adversaires a. cette cause, tels les puissantes compagnies forestieres
et certains politiciens...

Dans Ie but de stimuler l'immigration au pays, Ie gouvernement
federal nommera Ie cure Labelle a. la tete d'une delegation qui se rendra
en Europe a partir de fevrier jusqu'au mois d'aout 1885.

En 1888, il devient sous-ministre du ministere de l'Agriculture et
de la Colonisation qui avait ete cree en 1887 par l'Union nationale
dirigee par I'Honorable Mercier.

Pendant les deux annees Oll il cumula les fonctions de cure et de
sous-ministre, iJ reussit a faire disparaitre les grandes reserves fores
tie res, leur concedant cependant Ie droit de faire la premiere coupe
jusqu'a. ce que Ie colon devienne proprietaire de son lot par I'obtention
des rettres patentes. Pour lui, cela ne representait qu'une demi-victoire.
II devra egalement faire face a. de nouvelles deceptions: sa loi sur la
vente et I'administration des terres publiques qu'il avait soumise au
gouvernement aurait procure aux colons plusieurs avantages, mais suite
aux pressions exercees par les compagnies forestieres aupres du gouver
nement, des modifications y furent apportees, amoindrissant ainsi les
avantages dont auraient beneficie les colons. 11 ne reussira pas non plus
a faire avancer Ie dossier pour la construction du chemin de fer.

Parmi les reyeS que cherissait Ie cure Labelle, deux se realiserent,
soit Ie parachevement du chemin Chapleau au cours de l'annee 1885,
qu'il connut de son vivant, et la continuite de la ligne du chemin de fer
jusqu'a Nominingue en 1904. Grace au travail acharne du cure Genier
du Rapide-de-I'Orignal, ce dernier obtient que Ie chemin de fer soit relie
a Mont-Laurier en 1909. Jamais la petite ligne de vapeurs sur la Lievre
ne se rendit plus loin qu'au lac des Pins.

V" peu (J'I';.Jlorre 11



Le travail inlassable du cure Labelle, son entetement, sa
perseverance auront permis a la region du Nord de voir Ie jour.

LA ,SOCIETE DE COLONISATION
MONTAR\1ILLE

Dans Ie bassin situe sur la rive sud du Saint-Laurent se trouvent
les paroisses les plus prosperes de la province. Cela n'empeche pas cette
region d'etre sous l'emprise du fleau de l'emigration qui faisait rage a
l'epoque. Le demembrement des terres ainsi que leur speculation font en
sorte que «Led bonned terred d 'y f.Jen()ent jUdqu'll cent piadtred L'arpent»

(Memoire soumis par M. P. B. BenOIt au Gouvernement du Quebec, en
mai 1883), ce qui etait tres cher, les profits provenant de Ia culture ne
couvrant que les frais et )'interet du prix de la propriete. Nombreux sont
les fils de cultivateurs et les familles qui ne savent OU s'etablir, certains se
refugient dans les villes manufacturihes des Etats-Unis. En mai 1883,
M. PB. BenOIt presente ses intentions au gouvernement provincial
quant a la colonisation du haut de la riviere du Lievre. 11 est pret a se
mettre a la tete de ce mouvement colonisateur en vue de repondre aux
efforts du gouvernement et du cure Labelle. Etant specifiquement connu
dans Ie do maine agricole au niveau de la province et participant
activement aux affaires publiques depuis vingt ans, il est confiant que les
gens Ie suivront pour fonder des etablissements dans la foret. II decidera
done d'explorer la vallee du haut de la Lievre pour prospecter les terres
et choisir les endroits les plus propices a la colonisation. Ce qu'il
envisage est Ie defrichement au cours de l'hiver et la construction de
quelques chantiers, et, au printemps de 1884, quelques familles s'y
rendraient pour ensemencer les abattis. Dans l'automne de 1884, un
plus grand nombre d'hommes pourraient aller y passer l'hiver pour y
batir et continuer l'abattage, et, plus tard, Ie mouvement pourrait
s'accentuer grace aux moyens de communication et au potentiel de la
terre agricole. Pour atteindre cet objectif, il faudra que Ie gouvernement
remplisse certaines obligations, soit, entre autres, l'ouverture immediate
du chemin du Lac-Nominingue ala riviere du Lievre. A cette epoque, Ie
chemin etait deja trace; la reserve d'un canton ou de parties de cantons
suffisantes pour etablir 250 colons a 200 acres par colon, ces etendues de
terre devant etre retirees de l'exploitation forestiere.
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Quelques jours plus tard, M. PB. Benoit, accompagne de M.
Turgeon, employe du bureau des Travaux publics, fait un premier
voyage traversant les cantons du Nord. Du Lac Nominingue, il remonte
aux grands lacs Kiamika dans Ie comte de Montcalm. II descend a la
ferme de la Femme Rouge sur la riviere du Lievre en face du canton de
Kiamika. Par cette route, il se trouve a couper a angle droit et a la moitie
environ de leur hauteur toutes les rivieres, depuis la riviere du Nord, a
Saint-Jerome, jusqu 'a la Lievre. Le mauvais temps abregea leur
premiere expedition.

Al'automne de la meme annee, il revient ala ferme de la Femme
Rouge par Papineauville en remontant la riviere la Nation. Apres avoir
traverse les cantons colonises, M. Bureau, explorateur du gouver
neroent, Ie Dr Brisson et PB. BenoIt passent a travers la Foret pour se
rendre a la fame. Us explorent les cantons Kiamika, Campbell et
Bouthillier. Ils reviennent satisfaits de leur exploration et convaincus du
bon potentiel des terres.

M, Charlebois, depute de Laprairie, Dr M.PP Brisson, PB.
Benoit et L.C. Duquette soumettent un rapport au gouvernement Ie
3 octobre 1883, dans lequel ils mentionnent que ces terres conviennent
parfaitement aux populations de leurs comtes.

Ils prennent la liberte de baptiser les cantons et les lacs des noms
de leurs divisions legislatives et de leurs comb~s. Ainsi, ils avaient donne,
pour les cantons, les noms de Montarville, Laprairie, Rougemont et
Lorimier. Le lac Rouge s'appellerait Ie lac Laprairie, Ie petit lac Kiamika,
Ie lac Chambly et Ie lac a l'Ecorce, Ie lac Richelieu. Au gouvernement, ils
revendiquent:

«1. NOllJ prwru humblemenl Ie gouvernement de ratifier le chot-y {Je

CeJ notnJ qui donll.erOflt agriablement aux oreilled {JeJ hahitant.! (Ju

StU:) et qui appelleront niceJJairement leur attention.

2. NOM al'oru COflJtale qu'on ne peut attci,wre cc territoire aulrement

qu'en canot {}'icorce. II edt impoddwle {J'y trandporterJ {Jurant I'iti- le.J

alu'maux, led irutrument.! aratoireJ, meuble.J {Je minage, etc. It Jaut

{Jone que Ie gouvernement complete Ie cbemin Cbapleau jUJquJa la

ferme {}e La Femme Rouge {J'ui all premier {Je deptembre 1884, ipoque

a /aquelle monteront p!J.uieurJ colotkl.
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3. NOll<) JemanJolld Je nouveau que Le gouvernement d'engage a
oomur a fa prochaine decldion un dubd/:Je dufjidant pour addurer Ia
cOll..Jtructwn Ju cbemin Je fer iWontriaL et OcciJentaL Janel un avenir

peu iLoiglli.

4. De pLUd, Lee! douMignid, en cOluiJiration Jed dacrijicee! que Leur

impode Le manque Je commlUlicatwnd, (J'arpen.lage, etc., doLLicitent Ia
faveur de It 'are temu a rempU'r le.J cOIUJitwlh1 ordi,taired de fa vell.le

Jed terred de La Courolllle qu'a partir ou 1er mai 1885, ipoque

probable oiL Led travaux de confection dU chemin ChapLeau deront

complitid, et ded arpentaged a faire, et it" demanJent que fa claUde

particuLiere qui ohlige a di/ricber un di.xwne dU terrain. conce'di doit

mauztenue, maid que celte proportion de terrain ne .10it pad ripartie

dtrletement dur cbaque Lot, maid Jur toute Ia qualltiti de terre a /lOUd

concedie. Une honne partie de Ced terrain.:! itant expoJie a etre illoMie

cbaque printemp.l, IWUd croyonel inJidpen.JabLe Je demander Ia nl£/ne

exception pour Le.J bliti.1JeJ, que Ia Loi actueLLement en force oblige

d'iriger dur cbaque Lot.»

lis engagent alors des pourparlers avec les autorites gouverne
mentales afin d'en arriver a une entente quant aux procedures relatives a
la prise de possession de ces terres par les gens du Sud. Un accord
intervient, une solution est envisagee: la formation de societes de colo
nisation.

A cet effet, ils creent un mouvement autour d'eux. Ml\1. Charlebois
et Brisson forment la Societe de colonisation de Laprairie qui reclame la
reserve du canton BouthllIier. M. P.B. Benoit, quant a lui, fait part de
son intention de fonder une Societe de colonisation et demande a une
trentaine de personnes. -soit Ie nombre requis par la loi-, d'en etre
membres. Deux jours plus tard, a sa grande satisfaction, on lui apporte
des listes contenant cent trente noms de personnes ayant contribue, pour
la somme de un dollar chacune, a l'essor du mouvement colonisateur
pour former la Societe de colonisation de Montarville qui demande la
reserve du canton de Kiamika.

La Societe de colonisation de Montarville tire son nom de la
division senatoriale l.'Vlontarville qui comprend les comtes de Laprairie,
Chambly et Vercheres OU habttaient la plupart de ses membres. Le
principal objectif que se fixe la Societe est de coloniser Ie haut de la
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UN EXTRAIT DE LA lISTE DES PERSONNES AYANTCONTRIBUl: POUR LA FORMATION DELA SOCIl:Tl: DE

COLONISATION DE MONTARVILLE.
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PROCeS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GEN~RALE DES MEMBRES DE lA SOCIETE DE COLONISATION DE

MONTARVlllE.
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Lievre, en particuJier Ie canton de Kiamika.
La Societe de colonisation de Montarville est fondee Ie 22

novembre 1883.
Le 3 decembre suivant, lors d'une assemblee generale de la

Societe tenue dans la salle du Club-Cartier, a Montreal, 212, rue Notre
Dame, les roembres se reunissent pour I'election d'un presi.dent, d'un
vice-president, d'un secretaire-tresorier et d'un conseil d'administration
de cinq directeurs dans Ie but d'adopter une constitution et des
reglements. Le vote donne les resultats suivants: M. PB. Benoit est
nomme president, Ie Dr M.S.D. Martel, vice-president, M. F. Robert,
secretaire-tresorier. MM. J.O. Dion, Joseph Pare, Major Charron,
C. Ulrich et Antoine Sicotte sont nommes directeurs pour composer
avec MM. Benoit, Martel et Robert, Ie conseil d'administration.

Les membres de la Societe requierent du gouvernement de faire
droit aux demandes suivantes que la Societe considere corome indispen
sables au succes de ses operations:

«1. La ri4erlle Ju canton Je Kiamika pour Ie.! jilld Je LaJite Societe

pour au mouu troid allJ a compter Je l'oullerture Ju chemin Cbapleau

jUdqu'a La riviere Ju Liellre.

2. L'ouoerture Ju cbemin Chapleau jUdqu'a La rilliere Ju Liellre afin

J'alloir une communication Jirecte L'automnc prochain allec Saint

Jerome et iJlonlreaL

J. L'octroi gratuit J'un lot Je terre pOlLr le.J jilU generaled Je La Societe

par cbtUJue Jixie,.ne Je lot etahli par Lu colollJ Je La Societe.

4. Le.J ohligationd J'occuper Jurant Le.J premier.J .Jix moid et Je

Jifru:ber Jix aue.; Jurant !e.J einq and dui"aJ1U Je L'ohtention Ju hillet

Je Location> commenceront a La Jate Je l'ouverture JIL cli/emin

Cbapleau jUdqu'a La r;viere JIL L;evre> ou qu'iL n 'y a pa..J aujourJ'bui

Je cbcmin pour traJUporter led aninUlllX et led iJutrllmenU aratoiru,

le canot J'icorce deul etant en Udage.

5. Lu hornu Ju rangd et Ju lou etant Juparllu, le gouvernement

Jevra en faire faire Le releve pour Le printempd aindi que La

continuation Je L'arpentage Ju rangd 6 et 7qui contiemlent !e.J lou led
pUld allaJztageux.
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6. Le cantolL de Kiamika Jera retire tout entier de l'e.xploitation

Jorutiere.

7. Lu lou 21 de.J rang.J 4 et 5 Jeront rederlJi.J prOlJuoiremenl pour led
Jirw de te'ducatwn et dlL culte catbolique romain.

8. Le gOILlJernement e.Jt prie Je dOlLner ['octroi a la SocieU Je

coloniJation de Montarville, all prorata de.J .JoiUcriptiolu, tel que

voulu par Ie <ltatlLt 43-44 Vie-, cbap. 18, .lee. 8, deJ que Ie COIWeil

d'aJminutratwn enJera fa del1UlnJe.»

Le soir meme, M. PB. Benoit se rend a Quebec pour soumettre
au gouvernement la conclusion de ces travaux. Le 4 decembre 1883, Ie
gouvernement, par un ordre du conseiL reconnalt la Societe de colo
nisation de Montarville dont Ie but est, suivant son document constitutif,
de fonder des etablissements agricoles et industriels sur les terres non
encore etablies de la region nord de Montreal ou toute autre region.

f( VU que la COIlJtitution ct le.J reglementJ de ladite Societe Je

colonuatwn de iJifOlzlarl,ille Jont en tOiU poinu conJormu a l'uprit de

la loi, l'bonorahte commuJaire recommanJe que cette Societe .Joit

reconnue oJJiciellement et cOlutituee Ugalement .JOU.! l'autoriti de

Fadc 42-4J Vid. clJap. 9. »

(Source: Copie du rapport d'un comitli de I'honorable Cons..il cxecutif en date du
4 dl'c:. l883, approuve par Ie lieutenant- gouverneur. Ie 6 dec. 1883).

Le 12 decembre, par un ordre du Conseil, la Societe obtient les
sept premiers rangs du canton de Kiamika. Une periode de trois ans, a
partir du 1er mai 1884, est don nee a la Societe pour etablir dans Ie
canton au moins soixante-dix. colons et elle devra continuer, d'annee en
annee, ses operations; Ie gouvernement inspectera annuellement afin de
s'assurer que la Societe remplit ses obligations. Des reglements con
cernant Ie defrichement sont etablis. Le prix du terrain est fixe a trente
centins I'acre.

Le gouvernement ne donne pas suite aux dernandes de chan
gement de noms formulees par M. PB. BenOIt. On conserve Ie nom de
Kiamika pour le canton. Cependant, les membres de la Societe
continuerent d'utiLiser Ie nom qu'ils voulaient lui donner, soit celui de
Montarville. M. BenOIt mentionne que si Je canton reserve ne porte pas Ie
nom que nous voulions lui donner, Ia place de l'eglise et du village futur
portera certainement ce nom qui s'etendra par l'usage a tout Ie canton.
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Le 26 mars 1884, a une assemblee des directeurs de la Societe,
M. P.B. BenoIt est autorise a assigner Ies lots du canton de Kiamika aux
personnes qu'il jugera etre en etat de remplir les conditions de la loi et
de la reserve de la Societe. Les personnes, auxqueUes des lots de cette
reserve seront assignes par M. BenoIt, doivent appartenir au avoir
appartenu a la division Montarvi.lle, et ce, jusqu'a ce que la Societe en
decide autrement. Les demandes d'achat de lots faites par des personnes
etranghes a la division Montarville n'etaient accordees que sur l'appro
bation du bureau de direction.

Le 8 septembre 1884, la Societe reserve Ie lot 20 du quatrieme
rang pour les edifices religieux et educatiJs j Ie lot 20, de la cinquieme
concession, au soutien du cure de la future paroisse; les lots 13, 14 et 15,
du sixieme rang comprenant Ie pouvoir d'eau, sont reserves a celui ou
ceux qui y construiront un mouEn a scie pour les besoins des colons. Le
lot 27 du quatrieme rang est reserve a celui qui y etablira un magasin
pour les besoins des colons. A cette epoque, ron presumait que Ie village
serait etabli dans Ie secteur de la Ferme-Rouge.

En septembre 1884, M. Benoit invite les membres de la Societe
qui desirent visiter et prendre des lots dans Ie canton de Kiamika a venir
Ie rencontrer a Montreal pour s'y rendre. Sur quatre-vingt- quatre
membres que compte la Societe, quatre seulement repondent a l'appel:
Joseph Daignault, Frs Robert, B. Cadieux et Jos Guerin. Le cure
Labelle et son fidele serviteur Isidore Martin, dit Gauthier, sont du
voyage. Le 24 septembre, ils quittent Montreal pour se rendre au canton
de Kiamika, un voyage de quelques jours...

PRISE DE POSSESSION

«Le 28 Jeptembre au matUl ~1884-, Jur led hordJ de In Lievre, ellface

de In Ferme-Rnuge, dall<! cette va.Jte et fertile contree qui, hientot, .Jera

ouverte a La coLoniJation, grace au.:\': effort:.J reullw de M. Le cure

Lahelle et de M. Benoit, depute de Chamhly, une impoJante et

tOIU:hante cerel1lonie reunit au.'\: piedJ d'tule croix IwuveLle, de.J poinl.J

Lu pLuJ eLoigne.J, quarante-Jept per.Jonnu, ['avant-garde de cette

armee pacifique, de ceJ hardw pionnieN, JOU.J La hache puidJante

de.JqueU, dema,:n, In foret /ahattra vaincue.

Hellreux et fieI'd de I'lEuvre QecompLie, cOllten& dU priJent et pleinJ

d'e.Jperance, i1~ de preddaient toUJ avec al1wur all-lOur de l'apotre de In
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colon.klatioll, M. Lahelle. Un. autel provicJoire, pavokli (Je (Jrapeau:r et

en.toure (Je ver(Jure, avait ili (Jrudi au haul: (J'une petite colline pour la

circoMtallce, la oil, hielltot, daJU aucun ()oute) cJ'ilevera un. heau

temple, l'iglkle ()e 11'/ontarl'ille. La croi.x JUI (J'ahor(J dolenn.ellemen.t

hiJU'e et plantie; PltkJ la me.I.le comntenfQ, ll.Jle mUde cbantie avec un

chceur (Je ..auvilf}udu. M. Guerin jut Ie maitre-chantre (Je la circoM

tance, .et da helle "oi..-c ajoutait un Iwuveau charme a La ciremonie

religieUde. Enjin Ie veniri cure prit la parole, et d'e:rprima. a peu pru

en cu ter"te.I:

«Ce jour, nted jrere</, (Jil-i4 Jera ajamaicJ celehre (Jan.cJ lu anJlau.1 (Je

la Lievre. Car, aujour(J'hui, je vieM, non pad en mon tWm, nzakl au

nom (Je Dieu, en. vertu (Je la pui.cJdance qui appartient au prftre; je

viencJ benir celle terre, celle parOklJe, ce canton., jecO/wer VOd JueurJ,

imprinter LUt Jceau dacr,: a votre travaiL La croix, celle croix que j'ai

henie et qui maintenant d'eleve il:i ()ominan.t celte helle reglon, (Joil

VOUd rappeler qu'en cet eniJroit, pour VOUd protiger et iloigner ()e VOUd

tOIU lu malheurJ, dera immotee la Victinte Sainte, Ie Chrklt, votre

dauveur, (Jon.t La croix edt le glorieux ..ymhole. La. croix, elle etait

autre/oid un dign.e (J'ignominic,' aujour(J'bui, c'e..t le digne ()e la

victoire; on Je jait un honneur ()c la porter; c'edt le (Jrapeau (Ju

cbretien, l'illUdtre hanniere que led apotrc.. ont arhorie en. jace (Ju

mon(Je paren.; qui hrillait ja(Jkl dur Ie Laharum (Je COMtantin; qui

pricl()ait lu armeu calholiqued ()aM cu guerru jormiiJahlu que tWcJ

peru ont eu adoutellir pour lajoi conlre lu MahomitaM. Qu'elle Joit

pour VOUd un diglle ()e ralliement! Grace a elle, doyez-en dUrJ, VOUd

vaincrcz toU.J lu obdtacle.l. In hoc digtW vincu.»

Apru Ie Jermon, M. BetWU: lit une aiJrude au cure Lahelle Joulignan.l

tout Ie travail rialwe par celui~ci et lui exprime La reconn.ai..Mance ()e

tOUd lu colon.!. Il projite (Je l'occa..lon pour lui jaire part ()u huolnJ

lu plUd urgen1:.f ()e La colonie et lui (Jeman(Je (J'exercer lu prudloUd

voulUecJ aupre.t (Ju gouvernemenl.i pour l'ohtentlon ()e ceux-ci.

Le cure Lahelle mentlofUu alorJ «qu'unjour et par lajorce (Ju chocJu,

un chemin ()e jer vien(Jra jUdqu'ici, le principc en edt a(Jmid par le

gouvernement. Il jaut qu'il de j4<lde et if cJe jera; maid ce qu'il edt

urgent (J'obtenir (J'ahor(), cc qu'on peut avoir ajdement, c'ut ll.Jle ligne

(Jc petiLJ dteamhoalcJ jlwqu'a Montarvule. Ayon.J hon upoir que tWUd

l'ohtien()roltcJ (Jand cette valtee (Je La Lievre».
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Voici leJ IWlnd deJ perJonneJ qui ont aoMwti Ii la premiere medde
chantie par Ie {)igne cure {)e Saini-Jerome dur ['emplacement {)e la
future eglkJe de Saint-Gerard ()e Montarville) CQJlton {)e Kiamika, Ie
28deptemhre 1884:

P.B. Belwf~ M.P., JOrJeph DaignealL, FranfokJ Robert, JOJeph Guerin,
Benjamin Ca{)ieux, fiLJ, Gerard Benoit, Cyrille DuntaJ, JOe C.
DW1UU, Delia DW1UU, Clara DW1UU, JOJeph DfU1Ul.I, JOJepb Bureau,
explorateur {)u gouvernement de Quebec, JrJidore Gautbier, J.O.
Grenier, Jolibert Micbaudville, Thom.a.! Mruallabee, graniJ cbef {)ed

Algonquind, Gilbert Prizeau, Gilbert Roy, fild, Hermenigilde
Valiquette, Hormi{)ad Trottier, Abrabam Macanabie, J.Bte IJ1acolo/li,
Oni<Jime Laperri.ere, Zacbarie Tberiaul~ Theodorc Na{)eau, William
Valliere, Ovi{)e Gravel, GervaiJ Blaid, Lltc Leclere, JlJagloire
Valiquette, Frank Laing, Pierre Roy, JOd Minind, Mde OneJime
Laperriere, Mde Magloire Valiquette, Annie Laing, Mde Tbod
MacQJtahee, Suzarulah Hughed, Mde Tb. Nadeau, iJfde A. MacQJlabu,
M{)e H. Valiquette, Mde IJ1. Cbabot, M{)e Maria/lite Cbabot, If/de

JOJepb Cbabot, Mlled Marguerite Trudel, Catherine Laing, Mary
Laing, Thof1UU Na{)eau, Marie Laperriere, J. Laperriere, J. NaJeau,
Pierre Cbenier.»

(Source'. Article du journal £" JlI,i,a"t, lv\ontreal. samedi. 4 oelobre 1884).

Le canton de Kiamika est ainsi formellement ouvert par Ie cure
Labelle aux colons de la Societe de colonisation de Montarville.

Apres la messe, les principales personnalites se rendent chez
M. Benott OU un dIner de circonstance leur est servi. Le premier pas est
fait. On espere alors que, par Ie chemin Chapleau qui sera ouvert a la
circulation, les colons se precipiteront par milliers pour s'etablir dans la
region.

Le chemin Chapleau, acheve par Pierre-Casimir Bohemier de
Sainte-Agathe-'des-Monts au cours de l'hiver 1884-1885, sera emprunte
par plusieurs colons qui viendront s'etablir sur la Lievre. Deja, plus de
cinquante lots sont revendiques dans Ie canton de Kiarnika.

Le mouvement de colonisation fit tres peu de progres au cours
des mois qui suivirent, Ia Societe de colonisation de Montarville ayant
limite l'octroi des lots a ses membres seulement. Afin de rernplir ses
obligations, Ie 1er octobre 1885, cette restriction est enievee pour per-
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mettre a tout etranger de prendre des lots. nest cependant trop tard
puisque les colons se rendent en foule au Rapide-de-I'Orignal pour s'y
etablir.

Nos PIONNIERS
Nous nous devons de faire un retour en arriere afin de souligner Ie
travail acharne de nos premiers colons et pionniers au debut des annees
1880. M. Joseph Guerin, de Chambly, etait instituteur a Saint-Mathias.
En 1884, il s'etablira dans Ie canton de Kiamika. Il sera le premier colon
qui s'y installera en permanence. Vers 1915, iJ ecrivit un recit que nous
reproduisons integralement. Ses textes ont egalement ete edites par la
Societe historique de la region de Mont-Laurier en 1979. M. Guerin est
decede aMontreal Ie 25 janvier 1922 a l'age de 80 ans et 10 mois.

«Note..J bwtoriqlUd et virUJiqlUd' par JOJeph Guerin, aru:ien incltituteur
oe Chamhly Canton, Jur fa fOnOation ou canton oe Kiami/w., oanJ le
baut oe la Riviere ou Lie-vre, Jur leJ premier.! pionnieN et leuN
oiffuulte.i a/y itahlir.

Apred aeJoir pa.Jde vingt aflJ oe ma vie Ii faire oe fa co!fJnuation

oand Le nord de Montrfa~ iL edt certainement tfmeraire de ma part oe

Lai:Mer Ie manche de ma hache pour prendre La pLume: on ne de fait paJ

ecrieJain comme on de fait coLon. Deli.-I: rauond me font prendre cette

determination...

1. if edt pam en 1900} daJ1.J un ded grandJ journaux de Montria~

une corredpondance dur Le canton de Kiamika. Tout en donnant oe bOflJ

renJeignementd} on en a donne de tru fali.-I:. L'auteur Ie fait habiter en

189~ par Pierre Laca.Jde} Louu Briere et autred, tandu qu)if ta ett en

188~ par T.B. Benoit, CyriL1e DumaJ} JOdeph Guerin. Que Led ferm.u fed

pLuJ avanceed etaient ceLfed oe M. LaCaJde et L. Briere. Le corrupondant

aurait da dire} d)iL avait ete bien rendeigni, que c )etait ceLled ded Guerin,

Noe Touchette} Francu Charbonneau} JOJeph Dedchampd et DeLphu

LaCaJde. ConnaUdant ced faitd pour 0 aeJoir "ecuJ} fai ecrd} de duite, une

rectification aujourna~ qui edt redtee dallJ echo.
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La deuxieme raMon: depuiJ LDn,qtempdl ded amMI all<-"'Cqueu j'ell.<J

roccadion de raconter queLqued bribed de med aventured de colonl me

prierent de pubLier, dand led iournauxl un recit ded midered et ded

di/ficultu que j'etM adurmonter datu ma carriere, Cledt pOllr me rendre a
leur priere que ie donne !.e.J informationd plll.<J haut mentionneed et celled

qui duilJent.

En 1883, MOI1LJieur T. B. Benottl membre dU comti de ChambLy}

au parlement flJeral, un bon pere de famille) doucieU.--"'C de ralJenir de ded

enfantd) lJoyant qll lil ne pOlwait led ita6Lir avantagell.<Jement dand led

lJieiLled paroMded de la Vallie dU Saint-Laurent) prit Ia determination de

led placer dur ded terred lJiergu. A cet effel) il IlMlta pllldieW<J centred de

coLDnMation de Ia prOlJince de Quebec. Le canton de Kiamilca) dan<J Ie haut

de la Riviere dll Lievrel edt celui qu IJ cho,'..:Jlt comme et-ant Ie plu<J propice a
dedfind.

En canadien patriote, pour donner aceli.-"'C de deJ compatrioted qui

di:Jiraient duiwe don exemple La faciLite de d eta6Lir avec lellrd enfantd

daM Ie Nord} il forma Ia Sociite de ColonMatwn de MontarviLle. A la

duite de pltMiellrd lJoyagu aQuebec) Ie gOlllJemement c/Ja le canton a La
dociite alJec certainu obtigatwM de la part de cette demiere. Aa printempd

1884, jJ;!Ondieur Benolt enlJoyait don fitd Gerar~ accompagne de CyrJIe

Dumcu} don fermier; prendre pOddeddion d)lln beau domaine) choiJi dand

un lJoyage prec/Jent) en face de Ia Ferme-&agel dar Ia Liewe) propriiti

aLDr.:J de Jarn£d MaClaren el Cie. Auiourdlhut: die appartient a un M
Frd. FOMYI riche et hralJe pere de famJIe de plwieard garfOM.

Au mo,~ de deptembre 188~ JI1. Beno'it) dit atlx memhreJ de la

dociit~ que ceux qui dediraient lJMiter el prendre ded LDtd daM Ie canton de

Kiamika} de fJenir Ie rencontrer aMontreal pour de La de rendre daM Ie

Nord) all centre de colonMatwn dija dedigni. Sur quatre-fJlngt-quatre

memhred que comptait la doclet~ qllatre de rendirent a don inlJitation.

JOdeph Daignault) Fr.:J Robert) X. Cadieux et JOd. Guerin. Le cure

Labelle) d)heurelue menwire et don inJeparahle derlJl'teur !.JiJore MartinI

(Fre'dor Gauthier}) firent ie voyage de la Liejl/'e avec nOIUf. Le lJingt-
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quatre deptembre 1884, nOUd partond de Montreal et alLond coucher a
Buckingham) 100 nulled.

Le 26 au nUltiJl) nOlU now embarquonJ dur un tout petit vaiMeau

qUi'jal't Ie dervice dar la Luvre, de Buckin.qham au High Rock, 24 milled.

A chaque indtant, on enteno Ie d~fflet de fa nUlchine du bateau appeler led

habitantd riveraind pour leur livrer; doit une poche oe jleurd, un dac de de'

un poile) UM lettre ou un paquet queLconque. Le vaUdeau approche oe La
rive) tantot 0'un cote de fa ripure) tantot de L'autre j led mateLotd livrent

L'objet rlcLanu, et il reprend da couNe atoute vapeur. Belle a;ffaire pour Lu
colond. Au petit rapiJe oe la SaleUe) Ie vaUdeau approche de terre, on

attache un grod cable a da proue, voyageurd et

equipage tirent dur la coroe) en vingt minuted le

rapiJe utjranchi.

Arrived a High-Roct a deux heured, nOUd

faiJdO/7.d le bateau a vapeur pour prendre Ie canot qui

doit nOlU jaire remonter un rapiJe de trou milled) Ie
grand rapioe, entre oeux montagned abrupted. Le

canot edt attache au rivage, fa vague lagite en tOlU

JenJ. « Em.barqltev>, erie Ie guiJe, o'une voix rauque:

« Faited attention, ne renwez pad I » ... Un coup d'ceiL

jett jurtivement dur Ie rapide nOlU oonne La chair oe

poule. AUJdi loin que la vue peut plonger, noUd ne

VOYO/kf qa 'une Lon.que dUlte ae vagued ecumanted, de

courantd impitueux qui oandent et rouLent comme du

derpentd en jurie, jrappant led rocheN, led entourant

d'une boroure blanche et oentelte comme pour led

cacher anOd yeutc. On aurait oit qlte cu jLotd etaient

alltant oe I7UJ/utred que la grande chute, trou milled

plUd haut, avait voml.J danJ un dpcume convulJij. La
honte jit taire notre jrayeur et nOlU embarquon,:f.

Le Leger vaUdeau qUi' nOlU porte, libre oe ded

liend, edt balLottt par Led jLotd agitt!.:J qui l7unacent deCARTE DE LA LIEVRE.



Le brMer contre Led roched qui tenvironnent. Au commandement bref et

ferme du guide} Led brM ded rameurd de raidudent) Led ramed frappent

L)eau en cadence. Sou.<! L'impuuion ded effortd repeted} Le canot gLude

pinibLement dur Le Liquide bouLeverJe. TantOt if odciLLe .lUI' La crete ,{Fune

vague} tanl-ot if dedcend entre deux houLed qlli Le rouLent} Le baLanfant

rudement. Un courant Le pOUJde dand un dend} une Lame Le decoue et

menace de Le fa ire chavirer. Deux hommed de tenatent debout) un en avant)

tautre en arriere} nu-tete, Led cheveux au vent} tout rUMdefantd de dueurd,

taiL rive dur !.e.J fLotd} hrant ou rangeant avec Leurd ar}trond, tavant ou

tarriere dll canot afin de Lui faire garder don iquifibre et temp&her de

frapper une roche. Au cri dU chef .. (( attention»J - qat retentit a nOd

oreiLLe.J comme un avertudement Lllgubre, - Led rameurJ redoubLent

d'ardeur. Leurd manched de chemMed reLeveedJ IWlld Laiddent voir Led

contractiond de Leurd mlldcLed pUtddantd dand Le mouvement qu'tid

impriment au.:\: ramed fLexibLed. Sow ded effortd aUJdi energiqu.eJ) teJquij

d 'a vance Lentemen0 fOllette par tonde qui de tord comme un derpent, dOlUJ

da carene,

A certaind endroitJ dU rapide Le courant edt dt fortJ La vague Ji

grodde et di agitee} qu'if edt impo.J.JibLe de LeJ franchir afa ralne. ALord} Lon

remorque Le vaMdeau a fa cordeLLe. On attache a fa proue un Long dibLe que

Lon tire a fa file} avec toute La vigueur de nOd brad, dautant de roche en

roche pour ne pad de mouiLLeI; du molnd voLontairement. Deux hommed

ttennent Le canot eLoigne de fa greve avec LeUrd avirond pOllr Le tentr dalld

une profondeur d'eau duffidante. SOlld fa traction de fa cordeLLe, if bondit

comme un taureall dauvage au bout du Laddo qu'iL dent, tout- a-coup}

enrou/i atttour de Jed pUlddanted corned, Ded coLonn.e.1 d)eau bouifLonnante

jaiLLicfJent daM fa naceLle et avellgLent nOd dell.1: braVed qai fa condUMent.

Ced dif!icuLtb JUrmonteed} nOlLJ nOlLJ rembarqlWnJ de nouveau dan£} notre

petit valddeau et contimwrld IWtre courde dur L'i/iment LiquiJe et courrow:e.

E/~fin} apred troM LongueJ hettred de LuUe acharnee contre Led fLotd

mugudantd, noUJ arrivond a La tete dU rapide et au..x piedd ded troid

granded CadCaded qui de trouvent eLLeJ-memu aux piedd du Higb-FaL~ Ott

Grande Chute.
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Pour de renore a un petit

bateau que M. Benott avait achete

et pLace a La tete oe La granoe

Chute} pour nOUd faciLiter Le

traiet} if faut faire (adcendion

o'une tr&:i haute montagne, par un

chemin oe portage que Led mar

chanod oe bOld ontfait couper pour

Leur utiLitC. 1L faut Oed iarretd

cFacier et oerf poamolM bien oiLat&

a ceux qui montent ou oerfcenoent

HIGH-FALL ET SA GLiSSOIRE ABOIS. ceUe montagne par une pareiLLe

route. Le corpd penche en avan~ Le nez predqu'a terre, 11Oll<:f grimpolM en

nOlld accrochant au..t: adperiterf ou rochel; rfaldlddant Led arbllrfterf a notre

portee pour nOlldfaire un point o'appul.

Cedt au verdant noro-edt oe ceUe montagne que Led marchanorf de

boid ont cOlldtruit une lmmende gLiddoire o'un miLle de Lon.'l, pour fLoue!'

leard biLLotd afin o'eviter oe Led conouire par La chute) OIL ilJ de brideraient

in/aiLLibLement. Ouvra.qe coLoMaL qui a dU coitter ded miLLierd de pia.:Jtred)

maid allrfd~ o'une utiLite incontedtable.

Avond-nolld a peine cOlJl.Inence de gravir La montagne, que nOllrf

entendol1.<J un douro gronoement qui oomine Le bruit dll rapide que nOlld

venond de paMer. C'edt ecLui oeJ cadcaded a nOd pieOd. La terre tremble

dOtld IWd pad incertailld. Le bruit augmente et oevient terrliant a nUdure

que nOlld a vanfond. On dirait un rouLement formidable du tonnerre oan,.)

fa montagne ou Le bouroonnement de cent bouched oe canon) demant fa
mort dur un champ de bataiLLe. A traverrf une vapeur hwnide et epaUde de

repanoant oal;.d La tete Oed arbreJ, comme nOllrf aval7fOIM, IWlld aperceVOI7.d

un g0i4fre immenrfC oil (eau oe La cataracte de prr!cipite predque

perpenoicuLairement d'une hauteur Of oeux centd piedd. SpectacLe

grandiode, aomirabLe et etonnant, dont nOUd ne POltIJOIld oetacher nOd

regarod. Mau La nuit arrive) iLfaut de hater de nOllrf rendre au bateau qui

nOud aUend... «ALL aboaro)) crie Le capitaine qui aUenoait apred nOlld. Le
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diffLet du vapeur liche troid crid dtrldentd que Led nwntagned de renvoient}

et nOlUJ embarquon.J pour continuer notre route ~'erd Le nord. Ahuit heured,

nOlJLI noUd arretond chez Le Pere ThibauLt, cown riverain dur La LUlJre,

troid milled en haut de La chute deja mentwl21zee. JL fait trop noir pour

aLLer pLlUJ win. NOUd etWnd bien aued de nOlUJ repOder. Led enwtWnd et Led

fatigued de La journee nOiM avaient fortement abattUd, traCadded. NOlUJ

noUd couchfimed dlll' Le plancheI' nu et eamed pour nOlM couvrir Le toit de La

maidon. Si Le moine dormeur dont parle t'hutoire avail couche avec IWlUJ,

if n 'aurait pad eu bedoin de recourir a ded inventwnd pour de Lever matin.

Apeine Le doLeiL avait-if commence de bLanchir thorizon que IWIM

nwrchwnd a toute vapeur verd Le haut

de La LielJre, but de notre lJoya.Cfe. A
midi, noUd arrivond a Notre-Dame

du-Laud. La} noUd prenO/ld un fort bon

d'iner qu 'un bon /rLandaid nomine

Jamu McCabe /lOW fit La poLiledde de

noUd offrir. IL noUd redtait encore 45
milLed a faire pour nOlld rendre au

canton de Kiamilca, et La deaLe voie de

communicatwn entre Ced deu.x endroitd MAGASIN MCCABE A NOTRE.DAME.DU-lAUS.

Itait La rivure da Liivre dur Le canot

d'ecorce.

Le doir du meme jour, now couchond chez un nomme DuviLLiercf

dur Le bord du beau et grand Lac ded Sable,}, tralJerde par La LiilJre} au

miLieu duqueL edt ane lLe de peu d}etendu.e mai:! d}une beaute admirable"

c edt un immen.Je bouquet de IJerOure que Dieu a plante dand cette grande

nappe d}eau pour repoder Led yeuv"C du voyageur qui La traverJe.

Le 28 au doir, now coacholL:J chez Le pere Onidime Greniel; an ded

pLlld anci.end COWI1d de La LiilJre. CeUe foi:! /ead talJantage oe coacher dur

un banc alJec un quarti.er de boid dOUd rna tete. Enfin Le 29} IWtld arrilJOlld

a Kiamilca} chez M Benoit. NoUJ alJOnd priJ quatre jourd pOllr faire deu.-l:

centd miLled, 'Jutance entre /J1ontriaL et Kiamilca.
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Me<lde en plein air cilebree par Ie cure LabeLle

{2JleLled ne furent P{l,j notre dllrpri.Je et notre itonnement a La vue

oe La heLle et granoe vaLLie qui de oiroale anOd yeu,,\: I... La Ferme-Rouge

avec ded quatre centd acred de terre en cuLL-ure... ded granged I Sed mauolld

et oipenoanced forment un viritabLe viLlage coquettement perchi dur Ie

horo oe 10. Lievre. En face, dur tautre coti oe 10. riviere, ceLie oe /111 Benoit

peu avancie, maid o'une uni/ormiti oe terrain aomirahle.

De qu.eLque coti qlle Lon regaroe, La vaLLie d'iteno ltJin et anie, !e<J
nwntagned dont hlelled et peu ilevit:<!, comparativement acellt:<! que nOUd

venond Oe traveNer.

Ce qui attira mon attention durtout c 'ed t qu 'a mon oipart de

ChambLy, therhe itait courte etjaunie par Ie doled; ici a La Ferme-Rouge,

eLIe edt verte, ItJngue et orue,. un grano troupeau de hitt:<! a corned, gr{l,j et

heau, repu Oe hrouter cette nourriture heLle et tenore, edt couchi et rumin.e

en repod. Le jour mime de notre arrivie, notld preparolld un auteL dur un

terrain qu 'on appeLait Lot de fahrique, pour y ceLehrer La medde, Le

Lenoemain, qui itait un oimanche, Le oemier Oe deptemhre 1884. Avec

L'awe Oe qtleLqtled peNonned de honne voUJnti, nottd fauol'ld une icLaircie

Oand La forit, pLantond une croix, Le doir tout itait pret. En montant daM

Le haut Oe La Lievre, au Kiamilca, now aviond averti Led coltJru echeUJnnid

Le Long Oe La riviere qtle Le oimanche, Ie cure LaheLLe dirait 10. medde en

plein air. La noupeLLe de ripandit promptement. Le oimanche matin, a
notre grano itonnement, nottd apercevond ane fLoue Oe canotd d'icorce,

rempLid de COUJIld, de halo.nfant maje.ftuelldement ..1llr Leau. Frappant Le

Liqllide en caoence, led avirond faidaient g!Uder Led freLed emharcationd

avec une granoe vitedde et led ranUllrd, aLternant avec Ie mouvement Oe.f

a virol'ld, chantaien.t apleine voix ded challdolkf canaoienned.

A dix heured, Le cure LaheLLe de rend a taute! improvui et
commence Le dervice divino

Que! magni/ique dpectacle de voir dalkf La doLituoe oe 10. foret, en

plein. air a,qellOuiLfi dur Ie feudLage, oaM Le pLttd grano recueifLemen" un
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jeune eddaim de braved pionniercJ, iLever Lellr c{eur verd Dietl et Lui

demander de ripandre .lUI' ellX) dllr Leur famiLLe et Leur (etwre, ded

binlJictiolld fed pLUd abondanted !

Oh / que Ced priered formaLied par ded e{ellrd di bien dUpOdid,

rempLM d'une foi dl: vive) ont du etre agriabfed au Seigneur et rijouir don

Divin C(Ear / Jamau, oh jamau ! daM fed tempLed Lu pLud domptttet~l.,

daerifice et priered ne lui fllrent pLUd agreabfed.

Au moment oil le.1 fidefed d'agenoailLaient pour recevoir La dainte

commanion et qtte fe pretre iLej)att L'hodtie daerie, Le dofei~ ja<fqtte La cachi

par Led arbred, de montra tOllt a coup inondant de .led rayond La Victime

datU tache... Oh! mYdtere dubLime de notre dainle reLigion? Que peat-on

trouver de comparabLe, et queUe pLame peat dierire llne teUe

magnificence?

Le curi LabeLLe, dand llne improvidion allMi heureade qae

touchante) dut trouvefj daM don ame {J'ap/itre, ded parofed encoarageanted

et vivifianted pOllr dU cherd erzjantd ded bou, qai earent poar eifet {Je Leur

faire verdei' d'abondanted lar/ned de jOte. J'etld L'honneafj aide (Je qaelqtted

dauva..'ledded) de chanter a cette grand'medde... la premiere cilibrie datU fe

baat de la Lievre.

A1dutaient a cette rneJde M. et Mme O. Grenier, M. et /l1me M.
Valiquette (Magloire), M. et Mme Hermenigi/{Je Valiquette, W
Valiquette) J(E Minince et da femme, Theodore ~Nadeau et da femme, P
Leroi, C. Theriault) O. Grenier (fifJ), C. Lafreniere et da femme, Tom

Macanab~ da femme et ded enfantd qui dont .. Tbom, Abraham,

Elizabeth) Mary-Ann, Mannee) deux dauvaged {Ja nom {Je Chabot et
Michau{Jvilfe, Cyrilfe Duma<f et da femnze, Prank Lain.1} et da famiffe) ce

(JemieI' itatt fermier de La Perme-Rouge, T. B. Benolt et don fiu Girard)

Prd Robert, JOd. Daignault, Xavier Ca{Jieux, JOdeph Bareall, Jdidore

Gauthier et JOdeph Gairin.

Aprid La medde) MOndieur Benoit tizvita Led prtncipaux pionnierd de

l'endroit adiner chez lai. Son petit chantier itait bien rempli de convived.
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Choix {Jed Iotd

A bonne heare, Ie Lundi matin, noUd itWl1d daIL:J La forit Ii vuiter

led UJtJ. Le gotwernement, pour noUd faciLiter La chode, nOUd avait envoyi

un expforateur habile dand La perdOlllle lIe MOIL:Jieur JOdeph Bureau, oe

Saint-Raymond de Portrutth que nou,} trouvam.u anotre arrivie chez M
Benolt. Avec un teL .9uioe notre tache fut 6ien dimp Lijiie. Robert et
Caoieux prirent 0&:/ fotd dur La Luvre, DaignauLt et moi dur La Kiamika,

petite rivure tributaire de La Luvre. Apred cette prite de terrain et un coup

o'ceil jeti dur Ie canton, nOUd deJCendOIL:J dan.:! taroer verd MontreaL, nwi

avec twie bien arritie de remonter au Kiamika Ie pLtl.:/ tot pOddible pour

m'itabLir Jur med UJtd, Le Nord m 'Qt'ait fadcini. SanJ moyend picunierd,

une toute jeune famiLLe de Jlx enfantd, detl.-I:. garfonJ et quatre fiLLed, une

dante un peu oiLabree par dix-Jept arwied d'endeignement comme

inJtltuteur, agi de 44 an.:!, peu d'expirience de La CllLture et encore moinJ de

La cofonitatwn. TouteJ ced cOnJwiratWl7d examinfed et peJied ne purent

modtfier ma diterminatwn. Une puitdance JurnatureLIe, oderai-je Ie dire,

m attirait, m 'appeLait dalld Ie Nord. Comptant dur mon courage et 'TWn

inergie, Ie meme automne 1884, apred un UJng et pinible voyage de neuf

jourJ et une nuit oe marche, /arrivai dur led fotd queie m'italcJ cholcJlcJ.

Med compagnond dU voyage preCident ne

purent ou ne jugerent pad Ii propod oe duivre mon

exempLe. En 1885, SoLim ALix et AdoLphe BaiL et

Norbert Fortier venaient d'itaMir au rapioe de

tOrignaL, dOllze miLle., pLtl.:/ haut que La Ferme-Rouge

et ceLie de Benoit; ALi..:c: et BaiL dur La partie nord du

Rapioe; Fortier dur La rive edt, en face leJ und oed

autreJ, DanJ L'hiver 1885, pour ded ralcJonJ que ie ne

connaiJ pad, MOlldieur Benoit vendit don

ita6/Mdement) et Girar~ don fiu, retournait danJ Ja

famiLIe Ii St-Habert.

Apred Ie oipart de Giraro, CyriLle DUJ7Zad) Jon

SOLIM AUx, fermier, alla d'itaMir dur ded UJtJ en face de La Ferme-



Rouge. Ce brave colon, ftUJcinl comme moi par Le Nord, nwurut en J886.
Cette meme annie, VtCtor Dufort, de lJ1ontrlaL, venait batir un mouLin a
dcie .lUI' La Kiamika. Cette riviere, comme dit pLud haut} edt tributaire de
La Lievre. ELLe edt I1wind Large que L'autre maid eLLe edt bien pLU:! profonde.

Ced deux riviered traverdent une fouLe de giandd Lacd et dont
aLimentled par ded ruiddeaux con4idlrabLed. IL y a .lUI' ced deux courd
deau, aded didtanced a"Mez rapprochled Led und ded autred, de nombreux et
puiddantd pouvoird deau qui n )attendent que ded capitau.x et L'initiative
ded homnze.:J de progred pour fournir La force motrtCe aded U:!in.ed apapie/~

QueL avantage pour notre province et Le Nord en particuLier Lordque ceJ
forced hydrauLiqued deront utiLidled 7... Ah / di Le bruit de ced pouvoird
deau) ripercutl depuu di Longtempd par Led deuu lebod ded montagned)
pouvait arrir)er au.x oreiLLed ded capitaLuted) ded hommu d'alfaired qui
mettraient aprofit de teLLed reJdourced. IL y aurait chez noud en peu
d'annled} une popuLatwn de pLUdieurd miLLieI'd d'amed.

Le XIxe diecLe, ai-je La queLque part, a ItI Le diecLe ded Etatd-unid
par La vapeur. Le xxe diecLe dera Le diecLe du Canada par Led pouvoird
hydrauLiqu.ed. Puidde cette prlJtCtion de rlaLider bientot et Le Nord profiter
ded avantagu que Lui a donnid La nature,

L'ahbi Trinqutel; premier micMwnnaire
Vidite de rarcheveque Thorna..l Duhamel

Accident pillihle

Au printempd 1887, L'eau emportait La chawdle et Le flWuLin de
Dufort condtruitd avec tant de frak

'
et de peine, Ce fut un tred grand

maLheur pour La colonie naiddante et une perte pour Dulort.
~Ne dirait-on ptUJ que La ProviJence de pLatt a Iprouver led coLon:!

qui ont La tlmiriti d'aLLer troubLer La doLt'tude ded foretd du Nord?
Dufort n.e de dicouragea pad pourtant. L'annie duivante) if fit une

nouveLle chauiMie pLu.d doLiJe que La premiere et batit un autre I7wuLin.
Le curl de Notre-Dame-du-Laud, L'abbi Trinquier, dedderlll"t La

middwn du Kiamika de J886jUdqll 'en J894, alnJi que ceLLe du RapUJe-de
L'OrlgnaL. IL venalt dire La meJde dell..-\: foid L'an j llIze foid L'hillel; et llneloid
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LE MOULIN DUFORT SUR LA RIVIERE KIAMtKA.

t'it~ en canot 0ecorce) chez nOUd et pLu.} taro oanJ Ie mouLin oe Dufort.
L)abbi ProuLx rempLat;a L'abbi Trinqulel: En 1889) accompagni oed
rivirenoJ Chanoined PLantin et Campeau, Le riv. Pere Pian et t'abbi
Trinquier, t'archeveque DuhameL 0'Otta~va montait par La Lievre, en
canot decorce) de Pontmain) confirer Ie dacrement de confirmatwn aU...l:
enfantd dU Kiamika) oanJ Le mOllLin Dufort. Led COLOM aLferent t'attendre
au groJ rapioe W'tzbaddee en canot) et t'accompagnerent )lUqU au nwuLin.
En 1894) au mOLJ d 'aollt) L'abbi Cha rLed ProuLx rempLat;ait L'abbi
Trl:nqUler comme I7zl,1dionnaire oe Kiamika et ou RapiOe-de-t'OrignaL.

En 189~ /zOll...1 bati.:IJOnd une chapeLIe au Kiamika) dur Ie Lot no
17, danJ Le 6e rang et) un peu pLlU tard) line igLi.Je) grace aL'initiative oe
notre curi aettleL t'abbi J:A. Lemonde qui avait rempLaci rabbi Charled
ProuLl:-. Comme oanJ touted Lu nouveLled paroi.Jded) iL y eal beau£oup oe
grabuge chez nOUd) LOrdqu'iL J 'eJt agi oe pLacer L'igLiJe,. Led llnd La
lJollLaient Jur La LUlJre) fed autred dur La Kiamika. Cu oemierd) pLu.J
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nombreux que 1M autru) temporteren0 mau i1J italent o'YUU quano au

dite. Ce n'edt qu'en 1902 que L'archeveque trancha La quedtion o'une

manure finale.

La coLonuatwn fit peu oe progred chez nOlld Oe 1884 Ii 1888. La

dociit~ de berfant Oe L'edpoir 0'ita Mil' ded Jnembred oand Le canton oe

Kiamika qu 'eLLe avait oDtena oa gouvernement) ne lJouLut permettre a
atKun itranger o'y prendre oed Lotd el oe /y itaMiJ: Sur 1M itutancu Oed

coLoM oe;a itaMu) eLIe cOMentit oe L'ouvrir Ii tOlld lJenantd. IL itait trop

tard,. Ie maL itait daM remede et 1M coLond, Ii L'exempLe oe Fortier, ALi-I; et

Bail, de rendaient en fouLe au RapiJe-oe-L'OrignaL Oil Led Lotd etaient toud

allddi alJantageux qu 'au canton oe Kiamika.

L'initiative prue par T.B. Benoit n 'eut peut-e"tre pad tOllt Ie dUCced

qu'iL en attenoait, mau c'edt certainement celte initiative qui a Oonne

duite au mouve/nent coLonuateur qui eut Lieu oand Le haut de La Lievre.

Led premier coLoIL:f etaMid oaM Ie canton de KiLzmika dont) dur La

ri()iere Ou Liewe) Geraro Benoit) fiLd de T. B. Benoit) 1884) CyriLLe

Dumad, 1884) Nap. Dumad) 1891) HormuJad DauLt) 1892) Arldtioe

Bock) 1892. Sur La riviere I(iamifca) JOdeph Guerin 1884, V Dufort)

1886, Patrie MailLe, 1889) Pierre LaCadde) 1887, TL70JJlad Fortin) 1888)
JOd. Gaudreau) 1888, ididore Carriere) 1889) Noe Touchette) 1892) ce

oernier d etait itaMi o 'abo I'd dur La Lievre en 1885, /11. VaLiquette en 1890)
ALp. LacaMe) 1889) CharLed Sarrazin) 1890) Idai Poirier, 1890) Frd.

Charbonneau) 1892) CyriLLe LatreiLle) 1892) TIJomad Garneau) 1891)
Auglldte Turcotte) 1891) JOd. MarieJj 1892) Nap. Charrette) 1891.

On Oonna anotre paroude, Ie nom oe St-Giraro oe MontarviLle et
aLai de Kiamika au bureau oe pOdte. Le bureau a iti tenu par Gerard

Benot! oe 1884Jiuqu a1885 et par CyriLle DunUld) oe 1885 a 1886. A La
mort de DllnUld) mon fiu Sam fut nOl11me Ma'itre oe pOdte et Ie bureall fut

pLace chez nOUd jUdqu 'en L'an 1903. NOlld receviond La maLLe par un

cOllrrier qui L'apportait oe Notre-Dame- OU-Lalld) oeux fou La demaine. IL

fauait Ie trajel en canot oecorce.

La premiere icole oe La paroude fut cOJ'ldtruite au viLlage) en 190.3,
par L'initiative Oll cure Lemonde. Avant cette ipoqlle) Led enfanld
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:JI! voyage au Kiamika

croupiMaient oand une deplorable ignorance, dau! ceux dont !e.J parentd

etaient en etat oe Leur /aire La cLadde, et it y en a(lait peu maLheu

reUdement.

Comme je tal' deja oit, apeine oe retour oe mon premier (loyage, je

commenfai a/aire rrled priparatijd pour remonter dafld Ie Noro. Au mou

d'octobre, /itau pret. J'aLLai a St-Jerome, IJoir Le cure LabeLle, pour

da(loir de Lui queLIe (loie je de(lau prendre pour me rendre au Kiamika par

(loiture. IL y a(lait deLl.-"\: cl?emifld: par Buckingham Oll St-Jerome. IL jut

decwe que /attenorau !e.J chemind oe neige et que je monterau par vole oe

St-Jerome. Le mou oe nOl'errwre de padda tout entier dafld neige: grand

didappointement pour un homme predde comme je Letau. Alord, me dU-je,

it va neiger oafld led premlerJ JOUN de dicembre et je partirai. Le huit, J
n yavait pad encore de neige: bien grand/ut encore mon oidappointement.

EJt-iL pOddible, me duau-je, qu'iL ne ne~gera pad cet hi(ler et que je ne

pourrai pad riaLuer le WEll quelai/ait et careddi depuu di longtempd ?
Le nell! dicembre, au doi,; it y eut oan1 tail' une edpice de pouddiere

Manche qui, peu apeu, de pOda dur Le dOL. J'attenou, avec anxilti, Le

riduLtat de L'apparence de tempUe en priparation. Le tempd

/addombrudait oe pLl/.(} en pLud amedllre que fa nuit a(lanfait. J'aLLau de

tempd en tempJ ieter un (EJ dcrutateur a thoriZon. La neige commenfa a
tomber Ligirement d'aboro, et un peu pLud fort a cl.?aque indtant. A dix

heureJ, J neigeait abondamment.

Plein d'edpirance, et con/iant en La Di(line Providence, ie /UUIle

coude mau /ervente priere, et/aLLai me coucher. Le matin, iL y avait bien

trou bOlld POlUed de neige dur fa terre.

Pour donner pLud de cfarteace qui va dui(lre, ie dow ici nommer !eJ
perdOnned qui {JeIJaient m 'accompagner. D'abord, Sam, mon /iu, ieune

garfon de dew and"Ambroue Faille, cbarretter; qui de(lait me monter une

cbarge au Kiamika; S. Surprenant et A. Simard, ced deu.x Oemierd
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devaient trar)aiLler pour rrwi queLqued demained et /etaMir elMuite, au

Kiamilca. Iu etaimt toUd deux d'anciend voyageurd de Bytown : fortd

bt1cherolU) mau dand experience de La terre neuve.

Le di:x, nOUd partolU de ChambLy. J'embraMai ma femme et med

jeuned enfantd que je Lat.:Mai.:f a La mauon et nou.J noud dirigeond verd

MontriaL par fe chemin de LongueuiL Apeine rendw aSt- HUbert) verd

mUJ~ Ie doled avalt compfetement fondu La neige et noUd pataugeond dalU

La boue par deMu.J Ie pied: fed LiMed d'acier de nOd trained en frottant feo

pierred du chemin faidaient un bruit dtrident. Que faire ? nOUd

demandion"l-flOud. Entreprendre un voyage de 150 miLLed, en voiture

d'hivel) dur La terre, c 'etait de La demence / retourner a ChambLy, je ne

pouvaiJ my rldoudre. Dand cette aLternative, comme fe tempd annonfait

un pea La neige, ie dicUJai de me rendre aMontriaL et attendre La, athoteL

ChamMy chez AdoLphe Cartier/ Dieu m 'avait uupirl. Le lendemain, if y
avait de fa neige pLw qu'd noUd en faLLait. IL avait neige toute La nuit et

line forte tempete faualt fureur.

Apr&i avoir pru queLqtted effetd aMontreaL) nOud noUd mettond en

route. Le doil) notl.J couchond a Ste- Therede. La tempete avait fait rage

toute Lajournee. Le 12) nOUd partolU de St-Jerome ou now prenOl1d encore

queLqUed effetd pour compLeter IWd charged et Ie doir, noUd arrivond a St

Sauvear a di:x heared. A eet endroit, ie duti prendre un autre charretier

pour nOlld conduire iUdqu 'a Nominingue el afin d'aLLeger 110.1 cI:Jarged. Ne

connaUdant pad led routed de montagned) j'avaiJ ded charged trop Wurded

pour nOd chevalt.-T.. Le 1~ now aLfort.:! cou£her a St-FaUdtin, Ie 14 a. La

Conception, fe 15 chez Ie pere Gaw)rauLt, ce demier tenalt ane «Stoppuzg

pLace», dand Le canton Marchand pour LogeI' Led voya,qeurd>, ie 16 au

Nominingue, demier pOdte avant d'arriver au Kiamilca, oil. nOtM arrivolU

a dix heured du doil) bien fatigued. Depui.J St- Jerome) nOUd aviond

predque partout leve, trace Le chemin et marche, a pied, derriere 110d

voitured pour menager nOd chevaux qui trainaient Leur charge dand

quinu poU£ed de neige. IL avait neige et vente un pelt) depuu notre depart,

tOtl.J !u JOUN. Le reverend pere Martineau, de La compagnie de JedUd) a
qui noUd demandtime.1 thodpitaLite, dem.eurait dand un tout petlt chantier
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avec dOll vieu:x pere) da vieiLle mire, et Ull de d&1 frered) Vita' noUd refut

avec bontiet cordiafiti; iffit tout ell don pouvoir pour notU obliger et nOtU

rendre dervice. II hibergeait) chez Lui) pLtuieurd nouveaux coLond qui

faidaient du difrichemellt dur ded Lotd) nouveLLement pru, dand Led

aLentourd. Apru Le douper et Wle petite cawette, if now invita a. faire fa

priere en commun et now fit pa.1der daw wze petite chapeLLe non chaullie)

attenante au chantier. Apeine agenouiLLed dan,} La dainte gfaciire) Le froil)

noUd dauit et peu d'iMtantd apru, noUd trembloM comme. d&1 feuiLLed au

vent; Led dentd noUd cfaquent daM La boude en ripitant Led formuLed de

priered) et Le corpd) maL iquiLibri dur nOd genoux fatiguLd, odciLle de tOUd

cotic:J. Pouvait-iL en etre autrement, apred une marche de quinze heur&1

daM 12 a15 POUC&1 de neige et au dortir du chantier dont La tempirature

de vait etre au moin.,} de 80 degriJ de chaleur!

Pour nOlU rendre a dedtination, -iL noUd r&1tait encore vingt- dept

milled afaire en pLeine foret, - nOlU deviiJIu padder par une toute petite

route a peine di/richie, que Ie gouvel'l1ement a vait fait faire L'automne

priclJent pour permettre au.--c l1umbr&1 de notre docieti de de trafkJportet;

par cette voie) du NOIninin.9UL au Kiamika. Pad une deuLe habitation ne

de trouvait dur ce chemin et au moment d'y paddel; iL y avait quinze pouced

de neige au moind et nuLle trace de voiture.

En vuitant med elfetd, Le matin, je condtatai qu 'on m 'avait vole

deu:x gaLL<Jnd de boudon que je montau. Je crUd d 'aboI'd que c'ilait Ie

charretier que j'avaiJ priJ aSt-Sauveur et qui d'itait empr&1di apred notre

arrivie) au Nom,inin.9ue) de tourner dur ded pad. PLtU tard) j'appru que

c'itait un miJirabLe hoteLier de La Chute aux Jroquou) chez lequeL noUd

aviond dilli en paJdallt.

En/in) Le dix-dept dicembre au matin, adl..-c heared, apred noUd etre

procuri dU Rev. pere Martineau trou botte,} de foin et un peu d'avoine pour

110d deux chevau.x et avoir LalcMi une partie de nOd e./fetd chez Le Pere,

comptant dur notre courage et nOd forced) /lOUd nolUJ mettolu en route avec

L'edpoir de traverder Ie bou daM La;(JUrnie.

Pour donner meiLLeur pied a nOd chevau.x) notU Leur trafond La

route ell marchallt devant eux rangeant La neige avec nOd piedd. La
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premiere ~oiture creUde Un dilLon profond dand La neige qu~ pOUddie par Ie
~ihu:ule, d 'a~ance dOUd led patted du che~aL. ALternati~ernen0 llOUd faidon.J

tracer La route par {'une ou (autre de IWd traEned afin que Ie che~aL)

tmEnant La charge de derriere, ptlMde prendre haleine. Dand Led montantd

trop raiJed et trop Longd) - et ill dont nombreux- nOUd mettolL:J 110.1 deux

che~al~1: en double pour tirer La premiere tratne d'abord et endwte {'autre,.

addez dou~ent if y faut mettre L'ipauLe pour leur awer.

A. miJl~ noUd dommed encore bien peu iLoignid du Nominingue

maLgri nOd peined pow- aCJancer. La marche ayant aigllidi notre appetit,

noUd mettOnd La chaudiere dur un bradier de branched decbed et faidond Ie
the; addU autOllr d'an bon feu, une cro{ile dOUd Ie pOllce, tout en Callr:iant et

maugriant contre Led cated montied et ceL!eJ it monter encore. En/in, aprid

un court repod) nOLi<! reprenond notre marche alLJdi lente que penible, nOllr:J

arretant dOll!Jent pour fali-e repoder nOd che~aux et prendre haleine nOUd

memed. A troM hellred, noUd a~ion.J parcourtl tout au pLllr:i dix a douze

milled. Voyant que La nuit aLLait noUd prendre, et Ie peu de chemin de fait -
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/arau pendi trarerJer Ie bOM dand La journie - dU train que nOlUf aLlioru,

je ~'u bien que La chode n 'etait pad pOddiMe- pour aLLeger nOd charged et

aLLer un peu pLu.d rite} je fu Jeter, dand La IUl:iJe} a cote dU chemin, une

partie de nOd efjetd} un peu pLLUf Loin, une au.tre...

De dode que, aquatre heuted, if ne redtait dan.d led roitured q~Le Ie
poeLe et qLLeLqLLed proruioM} Ie redte arait it!demi daM La neige, Ie LOfZiJ de

La route. IL etait tempd d'aLLiger nOd charged} led cheraux n en pouvaient

pLud de fatigue ... La nuit arriva enfin} et avec eUe, don cortege

d'inconrenientd. Pour comble de maLhew; avec La noircellf~ d'eleva un fort

vent de nord qui nOUd gele tout grandu. La foret, dOLld don dOUfjle glace et

pUMdant} fremit et ondule comme un champ de bLe decoue par une forte

brue: Led arbred fortenunt a.iJited) en tOlUf delld} de heurtent led und contre

Led autred, de bruent Oll d 'arrachent et tombent avec un grand bruit dur Ie
doL, entraLnant avec eU.:1,7,} tout ce tlu'iu rencontrent dafu leur chute. Le
bruit qll }i!d font en tombant, joint au hurLement du vent, repercutipar !e<f
monta.iJfUd, edt terri/wnt et noud .iJLace d'effroi...

A ceUe cmUfe de frayeur, d 'en ajOlLte une autre encore beaucoup

pLud aLarmante,' led Loupd qui dont nombreu","(. dalld ceUe r~iJion} durpru,

dand doute, et efjrayed} eL£.-i:-memed, du bruit infernaL qll 'if.J entenden~

hurLent comme ded demond dechafned, tout pred de now. On entend

d'abord Le preLUde d 'une deuLe voi.x en peine} duivie) aUJdit8t, par Le

hurLement formidable de toute La made. Peu accoutumed d'entendre

pareif.J bruitd} nOd chepau...-r: dont epouvantld, autant que nOLUf-mimed, iLJ
de cabrent et c'edt avec peine que fwud pou(}oru led maLtruer. ..

Datu cette route etroite et recouverte par led branch&:J ded arbre.1, iL

fait tr&J noir j now ne poyiond pad a dix piedd devant now j a chaque

indtant, iL faLLait d'arreter pour couper L&:J arbred qlLe Ie vent alJait fait

tomber en traverd dU chemin. MaLgre notre .iJrande peur d&:J LoUpd, et La

crainte d'etre devoru, if faLLait contilULer La route,. autant de /aire divorer. -
en marchant qll 'arreted" noud comptwM tetre a chaqLLe wtant. IL y en

avait en arri.ere et devant now. Acertaind endroitd Ie chemin itait diLLonne

de LeuI'd puted au point d'en etre durci. Je marchau tou/ourd en al}ant d&:J

chevaL£.-!:, rangeant La neige avec med piedd pOUf'frayer La voie. De tempd a
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autre, j'aLLau voir mon petit bonhomme qui cOl1duuait Le chevaL, cOlldtater

.1 'it etait encore daM La ()oiture, ou geIL ou perdu. - Sam, Lui duai.1-je ! &
tu La ? - OUI~ duait- if! - Ad-tu froiJ ?A1-tu peur ? - Je n ai ni trop froid,

ni trop peur; repol2dit-iL, mau ce n}edt pad droLe d'&re dalld Le chemin it
pareiLLe heure de La nuit et traverder une tempite di furieadement

dechatnee, e~'Cpoded a itre devored par Led LoupJ furieux qui nOUd

environnent de tOUd coted) ecrMed par Led arbred que Le ()ent abat achaqae

illdtant. - Courage) Lui duau-je! Dieu daura bien nOllJ protegerj j'ai

douvent entendu dire que Led Loupd 11 'attaqaent jamaid Led hommeJ en

nombre -ild dont trop liiched, para'it-iL.- fetaid peu rMduri moi-mime;

maid je devaid tenir ce Lallgage dand La circon:Jtance.

fo,tedt-iL pad "rai que pour ded gelld ded ()ieiLled paroiddeJ du dud da

St-Laurent, accoutumed a ()oyager danLf de Dond chemind Dien traced, ne

perdant jamaid LeJ habitatioru de ()lte, 'lIte de trow)er en pLeine foret, par

une nuit noire; marchant depuid Le matin, dand quinu it dix-huit pouced

de neige, expoded, a tout ifUltant a etre ecra,:Jid par Led arDred rem'erded par

Le vent, ou devored par Led Loupd qui dont anOd troUdded, qu'if n 'en faLLait

pad pLllJ pour nOllJ el1erver ?

NOUd avanclonJ tred Lentement,o nOd chevaux comme noUd; etaient

epuidid de fatigue, apeine faidond-noUd cent piedd daM nOllJ arreter pour

couper led arDred qui barrent La route, ou Laidder repOder 110.1 chevaua: qui

dont en tred grande tran.1piratlon.

A onze heured, Simard et Surprenant qui avaiel1t jUdque-La

dupporte couragetlJement Led fatigued du ()oyage et montri une grande

domme d'energie, ()inrent me trouver et me dirent .. « M Guerin) IWllJ

n 'aLlond pad pLllJ Loin! Si nOllJ continuond, now courond a une mort

certaine,o depuid Ie tempd que nOllJ marcholld; di nOUd etlond daJU La bonne

POie, noUd deriolld dqa rendllJ it La Liivre,o nOllJ avonJ da prendre qlteLque

chemin de chantier qui nOllJ conduira nOllJ ne dal'OnJ oil; avant que nOd

forced doient compLetement epuideed, nOUd aL/ond rebrOllJder chemin et

retoarner au Nomininglte; di pOddibLe.}) - Med Dond amid, Leur did-je! y

peMeZ-VOllJ 1 retourner dur nOd PCUI I... maid La peur VOUd fait perore La

tite; comment, ded VlellX voyageurd comme VOltd, VOllJ "OUd decoaragez
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dija ! Quant a croire que noUd noud dommed trOmped de route} La chOJe edt

pOdJiMe / pour Le croire} cepen()an~ iL me faut pLud de certitude.

NOll.cf alJwtlJ 27 milled afaire. En JUppodant que now ayiolld fait

un mille et demi ou un quar~ a theure, ayant marchi depuid ce matin}

di:x-dept heureJ} nOll.cf ne POUIJOIld pad tarder d'arripelJ di llOUd alJOIld La
bonne 1J0ie, commeie reJpere / tandid que pour retoumer aNominingue} iL

noUd faudra marcher di:x-dept hatred. Et que ferond-now La I Sen aLLer a
ChanJJLy ?... Je Leur fid une fouLe de remarqued queie padde dOUd diLence.

« VOll.cf fled LibreJ de faire ce que vow voUdrez, pow tted mattreJ de

votre Liberti; (lotre pLw grand intiret eJt de continuer ame duivre. Je dUU

parti pour aLLer a. La Lievre et ie m Yrmdra~ d'iL pLatt aDieu, avec nwn

enfant ».

MeJ remarqueJ eurent un bon effet dur med deux hommed) du

moind en apparence} car i& nOud Juivirent. Je partageaid bien} comme

eux} LeUrd inquiituded et LeurJ apprihendiotlJ} ie voyaid bien La pOditwn

critique dalld LaquetLe now noUd trouvionl} mauie ne pouvau me ridoudre

aabandonner un proiet di Longtempd revi et caredJe.

A minuit} Faille, Le charretier dont /ai dija parle, vint adon tour

me trouver et me dit, en pLeurant: « M. Guirin) ie me geLe Led piedd maLgri

feJ e/fortd que ie fau pour fed empecher de geLer.» « - Marche Lui did-ie)

Uiche de te richauffer I garde-toi de te Laldder prendre par Le froid ».

Coruei& inutiLed} it itait trop tard, mon homme itait trop engourdi et

paraLYdi par Le froif} pour fa ire ded mouve.mentJ qui auraient pu ritaMir

La circuLation dU dang et noUd ne pouvion.d rien faife pow' taWer. i/!/on

FaiLle fal4ait entendre decJ Lamentatiofkf dichiranted nOlM priant de ne pad

Le laUder de geLer. Que faire ? Comment Le deCOUrt;-? NOlM tentolld de Lui

arracher ded bolted deJ ple{)J; peined inutJed... Led piedd dont encaudid daM

Led bolted et doudid par une couche de glace. NOUd now mettofkf en frau

d'aLLumer du feu pour d JecLairer et digcLer Led chaUddured. Comment

trouver du bou dec daM La foret ? On volt a peine feJ arbreJ} tant La nuit

edt noire. Enfin} apred bien deJ recherched infructueUdeJJ deJ eddaU ripitid}

notre perdivirance edt couronnie de ducced. NOlld aLLumond du fell que

noUd aLimentolld Le mleUX pOdJibLe et approchol1.d notre homme du bradier
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pour Ie richau/fer et Ie oichaudder. NOUd ne pllmed lui o~qager !eo piedd

qu apred af.Jolr fait hriller ded hotted) ce qui n edt predque pad croyahle,. je

n 'exagere pad pourtant.

Explicatio/kj nice~MairN

En marchant} ourant la journie, ded hotted un peu granded, de

remplirent de neige que La chaleur de ded pieOd fit fonore; quand La nuit

durf.Jint} obLigi oe redter dand da f.Joiture pour conduire don che~laL, en

granoe trandpiratwn, oue a La marche Ou joar, paralYdi, dan.:! ooule par La

peur, in<feruiblement, Ie froiJ /empara oe Lui dand qu }il den aperfut.

Apred cette dcene tra..qique) nOlld noud addCyOI1d autour OU feu dur

Oed hranched Oe dapin, pour now repoder et prendre Oed alimentd. f\lOll.:!

n 'af.JWnd pad dOllpi; la peur now af.Jait fait oubLier La faim. Dh.' qu'if

fai.:Jalt bon oe de repoder apred wze marche Oe oix-huit heared dalu quil1U

poueed Oe neige, par un froid dibirien. A peine addU dW' led hranched) Ie
dommeiL d }empare oe nOlld malgri nOd effortd pour nOUd en dqenOre. Le

moUf.Jement que now dOmmed obLigid de fa ire pour d }emp&her oe de hrttier

un cote et de geler L'autre, nOUd tLent forciment ipeillid. NOl/4 aurwnd

volflntairement paddi Ie redte oe La nuit pred du feu di hien alimenti et oe

da chaleur di bienfaMante, di un coup o'(£il jeti dW' nOd chef.Jau.J;:, redtid

oalZ<f Ie chemin, ne nOlUJ eut pad rappetid a La rialite de notre pOdition. Ced

pauvred heted, laudied la tout en tralupiration et COlwer{ed de neige,

trembLaient oe toud leurd membred; a l'indtant, tout fatiguid et terradded

que now dommed) nOlL4 prenOnd La determination de continuer notre roule.

A l'aiJe ded maind notl<f redreddOI1d 17.0d jamhed engouroied} metton.:J un

genou a terre} puid L'autre,. un effort Oe volonti, et un elan inergique) nOlUJ

nOlUJ trouf.JOIZ<f dehout,. led jambed nOlUJ tremblent comme di nOlL4 a~,iorkl

mille lif.Jred dur led ipauled. Au chant de « Deux genoarmed par un beau

dimanche ... » nOUd reprenond notre marche) lentement 0'ahord,

L'accitirant a medure que nOd forced et nOd jamhed de raffermiddent. NOd

chevaux n 'itaient pad moilZ<f engourdi.:J que nOlUJ.

Que& ne furent pad notre itonnement et notre joie, une heure apre'd

notre dipart} de frapper Oed traced oe voltured qui tlugmentent a medure
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que IlOUd af,JanfDrld el enfin, d'arrif,Jer dur UJl tred beau chemin al/ddi dur

que La glace. Qp. 'edt-ce que cela reat dire, IlOUd demandwnd-noud I Otl

dommed-nOlld rendUd ? Ded chemind de f,Ji1Le en pLeine foret I. ,.

A quatre heured, it un Jed ditoUf'd du chemin ChapLeau, nOUd

aperCef,JOI1d un tout petit chantier dont Le tuyau, dipaddant un peu Le tOl0

lance danJ la cune ded arbred qui L'entouren0 ded torrentJ de fumie noire

et ipaidJe j un grOJ chien, a La porte, Le poi! tout hiriJJi) aboie

furielldement et m.ange La neige de rage iT. notre approcbe. Le pere OniJime

Grenie", que je ConnaUJau pour L'af,Joir f,JU danJ mon royage pric/dent,

au...T. aboiementJ furibondJ de Jon chien el au bruit que font LeJ greLotJ de

nOd attelageJ, dort tout itonne de Jon cI;Jantier; ne dachant que pender ded

timiraired qui odaien0 apareiLLe heure de La nuit) roder autour de don

gUe) d'une rolx peu Mdurie, nOlld dit: - Qui fa ? que cherchez-f,JollJ par

icite, a c'teure de La nuite? En entendant da f,JOlx je Le reconnUJ. - TienJ 1

tiend, did-je! C'edt f,JOUJ, pere Grenier! -Ben OLU~ c'edt moe, f,JOUd me

COnnal<MeZ, mau moe, j'rolld connai.J pad ! - VOud ne rotLJ rappeLez pad de

moi I -Non, MeJieu, j'roUd connau pa4. - Interroger f,JOd dourenird I 
Mau lted-poUd l]1ond, Guirin, note cbante de tautomne demier I... 
Pricuiment! - La Olldque rolld d'renez? -De ChambLy, par Le chemin

C/;JapLeau. IL dut de rendre a L'if,Jwence en royant nOJ roitured et nOd

cheranx-.

VOUd ne pourez aLLer pLlld win, me dit-iL, La rirure Kiamilca, aun

demi-nulLe d'ici, que roUd devez traverJer pour VOUd rendre a La Lierre,

chez MOnJ. Benou, couLe encore apLeinJ bordd. - Mau aLord, comment

vau-je pouf,Joir me rendre dur med wtd ? Lui du-je. -NoUd parLerol1.d de ceLa

pUld tard, entrez f,Joud chauffer et VOUd repOdcr; VOUd devez af,JOlr bedoin de

repOd; I7lU homme'd vont d'occuper de f,JOd cheraux. Ai-je be'doin de dire que

nOUd acceptonJ ceUe gracieude inf,Jitation avec empredJement et

reconnalddance.

Aprec:J Led fatigued du voyage, Led inquiitudeJ de La nuit, qu'i!

fauait bon d'itre dOUd un toit hOdpitaLier et predque au terme de nOd

muired I Et queLLe def,Jait etre La loie de Simard et Surprenant d'avoir
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duivi trw cOI1.}eiLJ ! Que derait-iL arrivl di Dieu n 'eat place ce bralle et bon

vieiLLaro dur notre chemin I Un oemi- mille pLUd Loin, comme vint oe nOlM

oire Ie pere Grenier, La riviere qu'ii aurait faLLu tra verder coufait encore a
pLeilld bordd ded eal~"t profonoed et LimpideJ. N'ayant pM de chaLano pour

nOllrJ tralMporter Jur L'autre rive, nOlM aurwnJ ItI danJ une pOditwn bien

critique et 0'autant plud qu'iL aurait fait encore nuit! IL n 'aurait pu ftre

quedtwn de retour au Nominingue / nOd chevaux Itaient bien trop fatiguld

et Ipui.1& et o'aiLLeurd, if ne nOllrJ redtait pLLM rien pour Led doigner. C'itait

La nwrt certaine pour etlX et peut etre allrJdi pour /lOUd.

Le pere Grenier etait un Jobber de La Cie ROdd BrOd pLace a cet

enoroit, Ie meme,automne, pour enlelJer Ie pin avant L'arrivee ded coLoIld.

Le. matin, M. Grenier me dit: «Le deuL moyen qu'iL y a pour VOLM

rendre Jur VOJ Lotd, comme i.LJ dont de ce coti-ci de La Kiamika, c 'eJt Oe

VOlM couper un chemin atraverJ Ie boi.1, en VOlM hatant, avec VOd hommed,

VOllrJ pouvez Le faire oand La journie, iLJ ne dont pad plLM qu 'a del~"t mil!e<J

d'ici.» Je Juivi.1 Ie cOlldeiL ou pere. Apred nOUd avoir montri OU paMer,

nOllrJ nOllrJ mettol1.} aL'{Euvre, et au coucher du doleiL, nOlM arrivol1'} amon

petit chantier, que Ie meme homme, M. Grenier, avait bati queLqueJ nWM

priclJemment pour de Loger et enlever Led queLqaed pind oubLi.ed dur mon

terrain.

Oter La neige qu'if y avait deoalld, remettre Led auged en place, Ie
JMUdder, monter Ie poele, bacher ou bOM, couper ded branched oe dapin

pour nOllrJ faire ded Litd, ne fut L'af/aire que oe que!qUed minuted. A Jlx

heured, now aviond dOUpe, et aMi.:! dur nOd branched de dapin, nOUd

veiLLond a La cLarti du poeLe, CalLJant ou voyage, natureLLement. La

calMette fut de courte ourie, fa chaleur edt digrande oan.J notre LogiJ que Le

dommeiL d empare de nOlM et ron oubtie Ie monde, de4 oouleurd et d~1 joied.

Penoant que JWllrJ dornwnJ dur nOJ couched ridinellrJe4, une bande

de hibou.x, perched dalld la tete Oed grandd ormed oont Led branched de

projetaient au-deMlld ou chantier, a fa vue de La j'umee et deJ ItinceLLe.1 qui

dortent ou tuyau, font un tapage infernaL. On aurait dit que Led Loupd du

chemin Chapleau venaient nOUd reLancer jUdque chez nOUd.

U n pelt ()' b ,: " f 0 ,: r C 43



Heareu.1ement, que Simard et Surprenant, eveiLLid, comme mOt~ par Le

vacarme, notU expLiqaerent La nature de ce tapage pLud effrayant que

dangereu","C.

Lord de mon depart de chez Le pere Grenier, Le matin, /envoyai un

ded flu du pere OnulIne, ramadder med ef/etd demed Le Long du chemin, La

veiLLe. IL eilt La chance de tOlkJ Led trouver et Led ramener en bon etat, dauf

une cani.:Jtre d'huiLe de charbon de cinq gaLLon.J qu'iL rapporte Vtde>, L'buiLe

d'itait repandue dand La route. Cet accident irreparabLe nou.J fut tred

JetUJwLe, noUd dlLmed notU icLairer Le redte de L'hivel; a La Lwniire d'un

bouton muni d 'une mechel trempie datU de La grai.Jde fondue.

NoUd ftt/ned pourtant, mon fiu et mo~ obLigiJ de Lire toUd Led doiN,

jtkJqu 'a di-x et onze hWl'ed, a La fawLe Lumiere du bouton.

Peu de jourd apred notre arrivie, Simard et Surprenant) aCalkJe de

(ennui et de La nourriture par trop ruJimentaire) duaient-iu, vouLurent

noud La/.Jder. Tenant a Led garder pour faire de La terre neuve - iu etaient

de fort bond bacheronJ- je ne JaVal.J queLd moyend prendre pour Led

convatncre de redter. J'eUd recourd Ii un dtratageme qui reuJdlt

nurveiLLelkJement. Sachant qu'iu aimaient beaucoup Ii entendre Lire ded

hi.Jtoired emouvanted et comme /avai.J apporte un ouvrage de MaLen de

Lamothe) «Led faucheurJ de La mort », «Led Martyrd de fa Siberie »,

«Morpha », je pendai que/a~·ai.J, JOtU La /JUlin, un Livre dont La Lecture Led

intereddait grandenunt. NOUd commenfamed donc a Lire « Led Faucheurd

de La mort» Ii La cLarte du bouton. Led premierd doird, nuJ hommed ne de

montrerent pad trop exigeantd) La Lecture de queLqued chapitred Leur

dufji.Jait>, mau if n 'en fut pad de meme LOIoqa'iL; eurent iti au courant ded

faitJ et connu Led PoLonai.J et Led RlkJded, perJicuteurd et perJecutidl Led

vutimed et Led bourreauxl fa bonti et La {)ouceur ded Ll/ld et La firociti ded

autred. Frappant La tabLe avec force de Leurd poingd, iu l1Uludi.Jdaient Led

RuJded 0ppreJdeWd et murmuraient contre fa magnanimiti ded PoLonald.

Qui Led aurait icoutid, aurait Lu toute fa fluit. Le Lendemain, Ii Louvrage,

Leur unique entretien rouLait dlLr Led ivinementd que nOlkJ Leur avwll.:! LUd

prece2emment.
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DJennat~ de nourritureJ de dipart) it n Jen.f'ut pLUd quedtion. 1Lfaut

dire aluMi que Sam, Ie cuuinier, arJait fait du progred cOlkfUJiraMed dalkf

tart cuLinaire: don palil itait moind darJOI1lUUX, ded bealkf pLud grMded,o iI
aIJail meme appriJ it daler et poiwer La doupe. Sa nure Lui aIJail pourtant

bien endeigni La manure de bouLangefj arJant de partir oe Chambty) mau

mtre La thiorie et La pratique) La marge &;1t granoe.

A La fin de firJrier 1885, apred arJOl'r blichi quinze arpentd

d'abattidJ ie congidiai med deux bitchelll\J,o med financed ne me

perm.ettaient pa..) de Led garder pLlu Longtempd..Ne de dentant pad de

diJpoditiond pour de faire coLfJlkf ie led dedcenoiJ )iuqu ~l Bucking/:Jam par

La LUIJre dur led chemind de gLace que Led marchandd de boiJ entretenaient,

thiIJelj dur cette ri,Jure. Ayant itt troid deJnained oand mon rJoyage) a
ChamMYJ Sam mon fiLd) re<Jta deuL au chantier tout Le tempd oe mon

abdence it cinq milled de thabitation La pLud IJOldine. Le 17 mardI ie

refJenal.:, au Kiamika amenant aIJec moi dell~1: de med petited fitLed)

Thirue, agie de huit andJ et Marthe, de di.x al1.d1 qat' rempLacerent Sam

comme cuiJiniired afin de permettre it ceLui-ci oe m 'awer all difrichement.

Au printempd, apred un trarJail ardu1 nOUd pllmed delner huit arpentJ oe

terre neuIJe en arJoine) naIJetJ. L'arJoine arJait dix pieod de haut a da

maturit!, et j'ai eu ded narJetd qui pedaient di..--c-dept Li~'red. Simard et

Surprenant tout bonJ bt'lcheurd qu1i!.<J itaient, Lellr oUrJrage ne m JaIJait

gUfre arJanci,o n ayant pM pLw que moi texpirience de faIn de fabattu)

i!.<J aIJaient gati Le mien. Led arbred de 2~ 2~ 30 et 35 pouced et pLud

itaient abatllu, COUpid en detl~l:l ibranchid et led branched LaiJ,lied pele

mele par terre,. tandiJ qu1il aurail fat/u led ramMdefj led mettre en tM et

couper Le corpd ded arbred en biLled manc£lllJraMed - ce que nOlU afJO/1.,f iti

oMigiJ de faire pour brt'ller et Lf-<! branched et !eJ bi/led-.
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LES MOUSTIQUES I

Oh I nWllch&::J... terre/v du colon

(bli Lui 'nanga Le nex, Le cou et Le menton:

Votre aiguiLwn /llnedte

Lui callde pLII-.:f de mal/..,\: que La guerre et La p&::Jte.

En efjet) de tOIU Led incont,Jinientd rencontred par Le colon en

ouwant da terre) aLlli ded mOlldtiqlled edt Le pLud grand et Le moinJ

dupportabLe. Pen par~e avec connaUdance de callde puuque len aijait La
tridte experience a mon tour. Le printempd) dll I7wid de mai all rrwid de

jlliLLet, ild now incommodent continueLLement et Le jour et La nuit aI7wirM

d'avolr une habitation blen cLoJe et Led avoir chaJdu) at,Jant de de coacher

avec de La jumee bien jorte, on ne peat dormir tranquiLLe. Le jour, iLjaut de

battre avec eux pour Led emp&:her de nOllJ divorer; et maLgri nOd COUpd) iL.1

trouvent toujourd Le moyen de nOlU atteindre. Je ne dau pad ce qui

arrillerait di nOllJ n 'aviond de La boucane pour fed eLoigner.

NatlireLLement impatient par temperament) /ai douvent maugree

contre eux) durtout) quand je n 'avau pad Led maind Libred pour me

dijendre et dan.,1 bien d'autred circorldtanced...

Je me rappeLLe qu 'un jour, itant a heroer de L'at,Joine) mon jilJ et

mOI~ Lui tenant La herde) et moi Led guioed en maind pour conduire Le

chet,Ja~ atraverd Led racin&::J et Led dou.cheJ) nOllJ etwnd dllivu d'une naie de

I7WUChed atravero dedqueLLed now avwnd de La peine a t,Joir Le doled ELLed

nOllJ duivaient d'un bout arautre dll champ) nOllJ aiguiLLonnant de leuI'd

Lanced perjided et crueLLed. Led mainJ elnbarra4deed) nOllJ ne pouvionJ

noud dijendre de ceUe pedte... injemaLe. Apred La journie) rentred au

chantier; en changeant de Llilge) nOllJ ramaJdWnJ apLein&::J mainJ, dur Le

p/ancber, Led mouched icraJe&::J, qlll' d )etalent introdllited jurtivement oal1J

notre Linge pendant La jOllrnee et nOllJ at,Jwl1J Led maiM, ted bra4, te cou, Ia
jigure tout dangLantd et ted oreiLLed, ipaldd&::J de deux ooigtd. Si Lon a/oute

acela Ia cendre et La charbon poudrid Jur ced plaied danguinotented, IlOLM

aurOl1d une wee ded dOllflranced que nOllJ det,Jwnd enourer. Ce portrait Oed

mOUclJed pourra, peut etre, paraitre un peu exagiri a ceux qui n 'ont
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jamau fait de colPnuatwn. VotCi un autre exempLe non moinf typique - et

pourtant bien vrai-. Un jour, /emprunta~ de Girard Benott! un petit bfElq

Manc! pour accompagner BOM, ma vache, qui paUdat't datkf La foret. Un

beau dimanche nwtin! men aLLant La tmire! arrivi a queLqued dutanced

de ma vache} je vuune bete noire avec eLLe. Un pea dllrpru, je m. 'arrel:e) et

me dU: «que Jignifie ceLa ? BOM avec lln anunaL noir /... mau oll eJt donc

mon bfElq blanc 1. .. et dOli vient cet animaL it-ranger 1» Je fal.:J queUtlleJ

pM et je m arrete encore; edt-ce que ce demit un ourd ?penJau-je ! Ce qlll'

m etonnait) c edt que BOdd mangeait a coti bien tmnquiLLement) daJU

frayeur. JellJ envie de courir au chantur avertir mon fiu Yapporter da

carabine pour tuer L'ourd- /itau predque certain que e'en itait un-. JJ1a

chaudiere et ma hache aLa main) je m 'a vance tranquiLLement) me cachant

derriere Led arbru afin de ne ptU etre vu de tourd. Lordqlle je fllJ bien

proche) je m 'aperfud que La bite noire n }itait nuL autre que mon bfEuf

blanc couvert de nwuched et de marul.90llillJ.

Lu premier.:! hiveI'd que nOlU pa4dal1UJ au Kiamilca) JWllJ dlmeJ

beaucoup de difficultid adortir en voilllre. Achaque dortie! iL now faLLait

oibLayer oeux miL1eJ Oe chemin 011 nOlld itWJU deul! aptUderj pour arri~ler

a La route que Led marchanOJ oe bOld entretenaient dar La Liellre pour

arriver a leUI'd chanturd. Et iL faLLait oib/ayer ce chemin chaque fou que

nOllJ JortWtkf. AllJdi Le grano bedoin deu~ nOlU obLigeail oe dorti,;

AuMitOt apred mon arrivie dar med IPtJ) n ayant ptU oe foin pour

mon chevaL et ceLui du charretur, FaiLLe) oont jai oi;a parLi et qui ne

pouvait retourner immldiatement a ChambLy, if faLLat d)en procurer a
n'importe queL prl.,\:. Le pere Grenier me oit qu'if pouvait m 'en venore

nwu qu'iL n 'itait ptU facile YaLLer en chercher pridentement, para que Led

marchandJ oe bou n 'avaunt pad encore trace Le chemin, et que Le Lac

&uge) dur LequeL iL faLLait ptUder, n 'ita it pru que depuu queLqll&J jourd,

que La glace n 'itait pad encore tUdez forte pour y padder avec Oed chefJaux,

Ce Lac avait trou milled oe tmf)erde. Et ce foin itait aax LaCd Hautd! cinq

miLLeJ pfuJ bad que La demeure da pere Grenier qui demelltait un peu en

btU ou Waba4dee, dW' La riviere La Lief)re, La outance ou Kiamilca aux

La.cd Hautd -Pontmain) aujollrd'hui- eJt ii oix-/mit miLLeJ} bien comptid.
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CARTE DU KIAMIKA APONTMAIN,

Dal2~ ane teLLe aLternative} t'L n y avait que deux chOded afaire: ou

LaiMer mourir IWd chelJau...1: oe faUn, ou aLLer chercher ou foin aPontmain}

maLgri Led oifjicuLtid arencontrer.

Le pere Grenier now en.:Jeigna oe don mieux} La route aduilJre. Le
paYd now itait parfaitement inconnu am.on compagnon et anwi. Le jour

Oed &u} oalu rapre.J-mlJt~ now now metton.:J en route pour Pontmam.

JL italt entenou} que now irwnd coucher chez M. Grenier, en bad ou

Wabaddee; que Le Lenoemain, now relJienorwn.:J encore coucher au

meme enoroit} avec nOd charged oe foinj pour oe Iii repenir au

Kiamika} La trOUteme jOllrnie. NOlld traverdOlkf Le Lac

Rouge .lUI' une glace bien faiMe qui pLie dOtU now

o'une manure peu raddUrante. Ayant fait un

portage oe qlleLqUed miLfecJ) now reprenOl1cf

La Lievre et arrivond en face oe

L'habitation du pere Grenier a
htu't heureJ ou doir. Le pere

nOUJ avait bien dit oe

fat're attention) en

arrifJant chez

Lui) '1u'iL y

a va it



ane baie, oevant La mauon, formie par un odour oe La ri~iere et qu'it

faLLait eviter une granoe mare qui dYtrouvait. Le chemin, trace dur La

glace paddait ou coti 0ppodi a La oemeure ou pere Grenier. AWf'd O'apred

nOd rendeignementd, nOlUf itlorId renou<1 a oer1tinatlon et voyant, oand Le

fono oe La bai.e, une toute petite Lumiere, not(,1 now oirigeon.<f oeM/Uf. La

noirceur de La nuitl La ~apeur humioe qui de o~ljageait oe La mare, nOtId

empechaient meme oe voir nOd chevau.."C oevant not(,1. Dan.1 cette pOJition,

je crttJ qu'iL itait pLtId pruoent, de notre part, de dedcendre de La voitare et

de condaire fWd chevau.x par La brioe tout en de dirigeant verd La faibLe

Lumiere que nOlld voylon.<f a traverd La vapeur tinibreude de teau. Now

not(,1 ardtond a chaque pad pour ~oir di now domnUd prC<J de La mare ou

di nOllJ aI'Ond La cbanee de L'eviter.

Pendant que nOtUf fauond eed rijLe.xlond, on aperfoit, au win, lUze

Lumiere Jar La ri~'ierel qui de dirigeait verd nOUd. Nou.::! aUen{)ond

anxieltJement Le nwment oil eLLe arrivera a nOlM - ce qai ne tar'Oa pad,

heurewement-. Dh! La! Led amu, Leur dU -je, par ici, d'it VOttJ pLa£[ !
Venez donc nOllJ tirer dlembarrad. Tout durpru, iu arrivent a nOllJ ne

pouvant relJenir 'Oe Leur etonnenunt 'Oe nOud voir a cet enoroit par une te/Le

noirceur, et nOttJ Le ftlmed bien o'a(Jantage, quano nottJ Vlmed Le oanger

dand LequeL nOllJ nOttJ trou(Jlond. La mare dait a oi.x: pi.edd 'Oe nOllJ oil

reau paJdait comme un trait. Que derait-if arrive dand cette Lumtere

prMwentieLLe 7... Led jawed, venw a notre decoarJ, itaient Led enfantd ou

pere Grenief; qui reIJenaient oe valleI' chez un VOId in. Ce ne fut pourtant

pad Le deal inc[{)ent oe ce pinibLe (Joyage.

En traverdant Le Lac Rouge a notre tour, now filmed encore bien

pred oe perir: La gLace a~ait bien prid un peu oe cOlZdiAance oepuu notre

premiere tra(JeI'de, mau pad addez pour nOtM permettre oe padder dan.<f

oanger avec nOd charged 'Oe foin. Je 'Ou, a mon compa;ljnon, en prenant La

traverde: « n.e paJde pad 'Oerriere moi, mau a queLqued di:Jtanced a cote,

afin que di fun oe nOllJ caLe, L'aatre ne vienne pad tomber daM Le meme

trou.» Et oebout dur nOd r'oyaged, Le fouet a La main, nOttJ noUd LanfOn.<f

dur La dur/ace unie ou LacI comme un mt'rOif~ La gLace pLle, craque, de

fenoiLle, dOttJ Le poiod oe nOd cbarged, feat4 claire comme Le crutaL, monte
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Autre voyage pinihle

QueLqu&! demained pLlld tar()) notre prMuwn de join itant ipuidie)

if jaLLllt encore retollrner aux Lacd Hautd) en chercher une nouj)eLLe

charge. Cette jou, Faille itant retourni a ChamhLy, je ()lld amener Sam)

mon fiU) pour m Jawer. Sachant qlte nOlld alJWnd trente-dl:x miLLed ajaire

pour taLLer et Le retour" nOlld comptiond jaire notre cOllNe dand llne

Jemmie. NOlUJ partol1.d ()e tru .9rand matin. A mwl, nOlld dommed rendw

aux Lacd Halltd; et a llne heare; nOlUJ dOmmed chargid et pretd apartir.

MaLhellreltdementJ La journie itait mallddade: iL neigeait aplein cieL et Le

j)ent doujjLait La neige en tOlld dend) Led chemind pell jriqltentid en cet

endroit ftaient hien mauvaid.

Sam") dur Le j)oyage de join) conduualJ Le clJej)aL et mol, je marchau

en arriere) tenant La perche qui retenait Le join pOllr emp&her La charge de

deddW et houiLLonne dOlUJ nOd trained et dOUd led patt&! de nOd chevaux qui

La projettent de tOUd cotid.

NOUd aLLond enjoncel; me dit Fal:LLe, mon compagnon. Eh 1 que

lJeux-tu qlle ron jadde, Llli du-je I La retraite edt allddi dangerellde que

L'alJance. OtOIld IWd chevaux de ()eddlld nOd lJoitur&!, Lai:JdOI1.d Le join dur Le

Lac, pLlUJ tard) notUJ vien()roru Le chercher quand La glace dera pLlld jorte I...
NOlld itiond a di.-"C milLed de mon chantier. Eh 1 que donnerond-nolld a
manger anOd ChelJallX... ren()lUJ chez-nolld 1. .. Tu daid hien qu'iL ne redte

pad llm hroche ()e join aLeur donne/~ Continuondj et aLa grfice de Dieu I...
Conjianf<f en La Dij)lne ProlJlJence) now Lui mettOI1d notre dort entre Led

mairu) et nOUd clngLond lJerd La rive ()idirie. En/in, apru miLLe ()angerd ()e

piriL maid toujourd pLeliu d'edpirance en notre honne itoiLe) nOlld arrij)ol1.d

dllr La terre jerme, en Lieu dar. NOd paulJr&! ChelJall.-"C dont tout ruudeLanf.d

()e dltellr et ()'eau glade, iu ont La queue) Led patt&!) Le lJentre et La crliulre

COltVertd ()e 9Laf0I1.d quigenent Lewo mOlllJementd.

Une hellre apru IWlUJ arrilJond chez nOlld hien heureux ()'aj)Olr pu

ichapper atant de dangerd.
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pencher (Yun cott! ou d'un autre. Mau maLgre mon attention et nUJ

ejfortd, iI chaque wtant, La voiture itait acOti du chemin et verdie. Sam

aun bout, moi de L'autre, Lepaule au..."C ichelette.J) dipLtJyant toute La force

dont noU<! itiDlu capabled) noU<! relevond Ie ,)oyage avec beall£oup de peine

et nOLl<! continuoll<J notre route bien tranquiLlement. La meme choJe arrive

vmgtfou, et chaque fou now dommeJ aLa melne peine. Je deVrald ajouter,

pour etre puu virUJique, que nOd difficuLtiJ d 'accrurent a medure que Ie

jour et La nuif d'avancerent. La tempete ayant ragi toute La journie, eLIe

continua de mime quand La nuit fut venue" de dode que La neige d'itait

accumu/ie de pLll<! en pLw dall<J led chemill<J.

Enfin) adi.-l: heured du doir, now LaudOIl<J La route ded marchandJ

de bOld que nOLl<! aVWnd Juivie depuu led Lacd Hautd, pour prendre ceLie

qui devad now conduire chez noUd) et par LaqueLIe nOLl<! avwnd pa.JJI, Ie

matin avec granded difficuLtid. Cette dortie avait deu..."C nulLed de Long. Elle

paddaiJ un peu dalu Ie bOld et LtJngeait Ie Lac KiamiJca un doni-milLe, pour

d 'enfoncer encore dand Le bOld jluJ(/U 'iI notre chantia. Ded traced du

rnatin... iL n yen a"ait pLUd d'apparence.

A peine entrid dall<J cette voie que notre vO'yage eJt verdi: L'ayant

encore une fou relevi, di:x verged pLUd LtJin iL edt (Jan,} La meme pOdition.

ALtJrd) comprenant qu'it noU<! itait inutile de perdutel' pLw LongtempJ pour

arriver au chantier avec notre foin, noU<! dicwameJ de Ie LaUder La et que.

now re"iendriond le chercher Le Lendemain. JVOlld otond Le. chelJaL du

vihicule et Sam., led guwed en mail7.<J, Le dirige dalu L'obdcurill, veN notre

Logu qui itait a un miLle et demi pLw Loin. Je led duivau en arrure.

N'ayant ni bu ni mangi deputd notre dipart) Ie matin) et alloir pataugi

toute La journie dand La neige, dipLtJyi une grande doml7le de forced et

d'inergie iI reLever notre voyage) nOUd itlond mortd de fatigue et

d'ipuicJement) notre pauvre bite comme now. Arrivid a L'endroit oil La

route Longeait Le. Lac KiamiJca) Ie vent arJait accumu/i La neige par bancd

qui barraient notre chemin comptetement. Comme iL now faLLait padder,

malgri toUd Led obdtacleJ) noUd noU<! Lanfol1.J dal7.<J led bancd de neige avec

impituoditi. Le chevaL que Sam conduit, daute, /embourbe) tombe, de

reteve, pour d'abattre de nouveau. JL fail mille effortJ piniJJled pour de tirer

U 11 P e u J' b i J t 0 ire 51



d'embarrtM. Le diLton qu )iL trace en ptMdant oand La neige edt pardemi de

troUd) creilLled par ded coucherd. Sui(lant ta meme (loie) en arriire) et ne

(loyant pad Led troUd a cailLle oe La noirceur et de ta poudrerie) nou-d

donnolld deoand et battant) un illdtan0 fair ded mailld) noUd piquorkJ une

tete dand ta neige. Enfin) apred ded effortd durhumaind et une grande

domme de perdi(lerance pour dortir oe cette impa,Me) ipuui de fatigue) a
bout de force) ie me couchai dur La neige etie ou amon fiu) Laude-nwi ici

et rendd-toi au chantier a(lec te che(lat:ie (lau me repOdefj et dal7.d quetqued

lndtantd) quano /aurai repru un peu de (ligueUfj /irai te trOU(ler. -PtUd

jeune et pLUd (ligoureu,,1: que moil allLldi, il a(lait moil7.d marchi que moi

dalld La neige) dand La journie) et ted guidu qu)iL tmait pour conouire Le

chef,Ja!, Le protigeait beauoup) iL tribuhait moilld dOU(lent que moi et il

itait moilld fatigui-. Non) non) oit-i4 je ne condentirai jamau a (lOllLl

laUder deuL ici I En tralldpiratlon comme (lOUd I'Ued) Ie frotJ (la bientot

d )emparer de (lOud et (lOUd alLez (lOUd geLer infaillibLement. En 4fet) c 'edt ce

qui deraitarri(li di /a(lau perduti dalld ma ridoLutlon. Apred quelqued

minuted de repOd) now reprenond notre marche pinibLe) ctopin-ctopan0

cullJUtant a chaqu.e pad oand Led trou.d que fon ne (loLt pad. DellX heuru

apred) a minuit) nOud arri(lOnd) enfin) au chantier, froid comme une

gLaciire) oil il n y a(lait pad eu de feu depuu Le matin. La porte OU(lerte) ie

me ietai dur Le plancheI' et ne Plld me relef,Jer que longtempd apred.

Heureu.dement) Sam) pLUd aurte que mo4 diteLa te che(la!, aL/Ulna te feu et

pripara un doaper dommaire que noUd diglldtOIld bien tranqllilLement/

noUd af,Jlolld lln grand bedoin de repOd d de dommeiL.

Le tmdemain) apre'd a(loir peLlete led banCd de neige llne partie de La

jOllrnle) nOli.,J pumed amener notre foin chez noUd.

Un voyage a cJignaler

Un joafj aLa Ste-Catherine) noUd partlol7.d) Sam et m04 pour alter

chercher ded prof,JulorkJ au Wabaddee en canot d{fcorce) neuf milled de chez

nou.d. On appeILe Wabaddee) ane fernu dituie dur la ri(ltere du Lte(lre)
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appartenant aux marchandd de boid oit ced demiel'd tiennent (Jed

marchandtded et 'Oed provuiond de touted dorted pour aLimenter Lettrd

chantierd et foumir Led Jobberd qui font 'Ott bou pour eux. Pour dYrendre,

de chez nOtU) en canot - c edt La deaLe voie- tl faut dedcendre La riviere

Kuunika jU.dqu 'a (endroit OU eLLeJette ded eau..\; danJ La Lievre, apred aVOli

traverde Le petit Lac Kiamika, Large d'un mille. La Kiamika couLant ded

eau...1: projonded, geLe tard en automne. It n 'en edt paJ ailkJi du Lac qu 'eLLe

forme, ni de La Luvre peu profonde qui de couvre de gLace att..'t- premierd

frimaJ. Noltd dedcendond La Kiamika jttdqu 'au Lac dan..J obdtacLed: maid

grande fut notre durprtJe et notre embarraJ arrived Lt.'l, Le Lac itait pru et

La glace avait trou pouceJ depaUdeWj it certairkJ endroitd. Mau comme

!e.J provuwlld commenraient it manquer it Lt.l mauon et que Le deu.L moyen

de /en procurer etait d'aLLer au Wabt4Mee en chercher, nOtld /inud ce qu'it

avait afaire en pareit ca.!. Avec une hache et Oed gauLed, nottd bridond La

glace et notM noUd fauon.d un paJdage avec beaucoup de peined Jlldqu aLa

LuvFe que nottd edpirwnd trouver Libre de gLace. /J![aLheurewement cette

derniere etait priR comme Le Lac. file noUd dentant pa..1 dupoded abruer La

glace oe La riviere, dl.-I: miLLed de Long pour nOltd faire un paddage pour

arriver au Wabaddee en canot) /lOUd LatJdOnd notre embarcatwn dur Le

bord du Lac et nottd nottd dir~qeond atraverd Le bou, apiedd, verd La fernu,

duivant) autant que pOddibLe, Le bord oe La Lievre, traverdant LeJ

montagned, Led .davaned) Led embarrad de touted dorted - brOU..1daiLled, corpd

nwrtd -... ApreJ troid heured de marche) noud arriVO/ld, enfin, au

Waba..1dee.

S'etant riconfortid d'ull bon oZner, noltd acheton.d Led e!fetd dont

notU avwlld Le pLtld grand bedOtn et now Led priparolkJ pour !e.J apporter

Jar notre dOd.

Je prl.:l) pour ma part) cent cinqaante Livred Oe fLew; mon fiLd

cinquante Livred) vingt-cinq Livred de Laro) Oed ferrementd de bacuL, al1e

chaZne: Le tout pedait au-(JeLt.'l de cent Livred. Aindi charged, nouJ reprenOI1..1

La meme ()Ote ,!uivie Le matin et IlOttd arrivolld a notre canot comme Le

doLeiL aLLait de coucher, bten hara..1did, va dan.d dire. Le faroeau que notM

aviond dur Le dOd, porti dix IniUed dand ulle route pLane, aura it,

U /I P" u ()' h i ,j t 0 i r " 53



Une grange rUdtu,ue

Au printempJ 1885, comme jf I'ai dija ()it) j'elldemenfai huit

arpentd de terre neuve en avoine et Legumed. J'eLM ded patated de deu..\:

certainenzent) eti tred penibLe, maid porte dand Le boid a traveN touted

edpeced d'obdtacLed, combien ne devait-iL pad itre encore pLLM pinibLe ?
DanJ Le courant de Ia journee, iL detait eLeve un fort vent du Iwrd

qui alJait brue La .e;lace du lac, falJait p0ll.4dee du cote dud) OU ital't notre

canot, el Led 9lafOIUf) en rangd .Jerred, baLlottu par Led vagUed, de roulaien0

de choquaient Led unJ contre Led autred avec grand bruit.

La prudence nOlld c(}/UfeiLLait bien dattendre Ia chute du vent pour

traVeNeI' Le Lac; maid en trandpiration comme nOLM etiond) expoded au

vent froir)) dand abrl~ La noirceur qui arrivait... ma famiLLe qui nOLM

attendait alJec anxiite I... Touted ced condideratiOJUf bien examineed et

mt2ried comptant dur La protection divine et notre courage) noLM nOlU

diterminorlJ a traverde/~ NOLM mettOnJ notre canot a feau) y p!ay'OnJ nOd

ef/etd, Sam a favant, moi a L'arriere, L'aviron en main, n01l4 Le lanfolM

au I1U"LieU ded gLafonJ agitu par Ia vague) en d 'ef/orfant de nOUd frayer un

pa4dage au traverd de leUI'd rangd epaid et compactd.

Notre fdLe embarcation) baLLottie par Led fLotd) odciLLe dur La houLe)

au m.iLieu r)ed gLafolu qui La heurtent, La preddent) La decouent, en de

choquant eux-memed avec force dOLM La preddion du vent dechalm! qui

douffLe al'ec furelllj et Leur choc fait jaiLLir L'eau dur nOlLJ et dur nOd

avirond qui de gLacent et rouLent ()and nOd maind. MaLgri ded effortd

durhumaw pour nOluJ pOlUder au large oil Led glafon4 dont mow epai:J)

Le vent nOlU tient toujourd a Ia crite oil ifJ dont pLLM nombreu.x: et pLluJ

agited. La nuit edt arrilJee et nOud dommed encore a Lutter contre LeJ

elimentd courroucu) avec un canot anwitii rempLi ()'eau.

Heurell.Jement, verd Led huit heured, Le vent commenfant afaibLir,

nOLM p,2med /lOUd degager un padJage. QueLqueJ i,utantd apreJ) nOlU

arrivonJ au cpantier bien fatigued) mau Jaind et daufd, au grand

doulagement r)e mafa mille qui comlnenfait aetre inquiHe ()e nOlld.
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LiIJru. N'ayant pad de grange pour mettre ma recoLte de grain Ii tabri ou
mauIJau tempd) je dlU Le m.ettre en m.euLu) et Le battre) thiIJe0 dur une at're

- batterie- de glace que je preparai Ii cet effet, et je IJanai Le grain au vent

du cieL. Je fUd di peu datidfait de ce dYdteme dommaire) que L'annee

duivante, 188fi ayant eu encore une recoLte abondante) je redoLu..:I de me

conAruire une grange maLgre qu 'iL n y dU pad de mouLin adcie chez nOlU.

Je comprenau bien que L'entreprue que /aLLau faire etait coLoddaLe et

diffieiLe a reaLuer dafu La circondtance) mau La neceJditt ne rauonne peU)

eLLe aveugLe.

J'ar)au ded matlriaux a ma didpodition: if /agiddait de Led

confectwnner.

fabattid grand nombre de jeuned pind) pour Le carre de ma grange,

que j'equarru} dar deux faced) aIJec ma grand-hache, je preparai deu,x

mille piedd de plancheI' pour La COllf.Jerture) pour recevoir Le bardeau.. Voiei

comment/ai con!ectwnni c&1 2 000 piedd de pLanchef~ .. Je prenakl un biLtDt

de 10- 15- 18 et 20 pOUCecJ que je fendau en deU~L partied avec ma hache et

decJ coind, je fendau et refendau cecJ partied) )iuqu 'a ce que j'eUdde /tne caLe

de deu:x pOUCecJ ou Ii peu pr~: atDrd) je mettau une de C&1 caied dand une

coche faite Ii un grod biLLot. Je Ly O.ddujettu avec un coin. AifUfi pLacee) alJec

ma grand-hache) je Lui fu une face pLane) autant que pOddibLe) que

j'acheIJai avec ma IJarLope. Comme {autre face n 'a pad bedoin d'ane di

grande preparatwn, je ne travaiLLe que Led partied qui doivent nre muecJ

dur ied cherwond.

Led matlriaux prepared et rendud en pLace, je dedcendd a

Pontmain) di-L huit milled de chez nOUd, j'invite quinze braIJed coLtJnd de

L'endroit qui viennent me monter ma .9range -c'ecJt-a-dire, Lever Le carre et

pOder Led cheIJrond-.

AWdlt8t debout, nOlU La cOUllrOfUf. Je fau Le bardeau] Sam] mon

fiU, Le pOde. NOlU fauond ied pignofUf avec ded ecorced de frened et taire 

batterie- aIJec du madrier de deux pOUCed que fl{)l{d avonJ ,JCU a La dCle de

LtJf1.9 et ied ported avec de La pLanche preparle de La meme manUre.

Au mou de deptembre} j'avau une bonne et beLle gran.ge de 42 x 32
piedd} prere a recevolr ma rlcoLte. Sa COndtructwn avait exige une dOf?1me
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de travail coLoddaLe} mau aUddl~ queL avantage e)e pouvoir mettre notre

.c;rain it fabri ded intemperieJ ded daUOI1.c:J. 1L m 'aurait ete infiniment pLUd

facile dexpLiquer une Lefon de .c;rammaire it med elilJed que de faire de Ia
pLanche avec wze grand- hache ou du bardeau avec La pLane - je ne

connaUdau pad mime ced outiLd- mau La voLonti, La perdeverance)e

coura.c;e et Le grand duir de de faire une place au doLei~ donnent Led moyetU

de riludir datU touted nOd entrepruu Je battu mon grain au flfau) dur

une bonne .c;rande aireJ que je ne flu pa.c:J obLige de refaire chaque fou qu'iL

d }agudait de battre} comme fhiller precldent, etie Le vanai avec un van que

ie m'itau confectwnne avec ded pLanchu de /J-ined} failed it La grand-hache

et Ia varLope. Par Le mime procMe de fafonner ded planched} ie me fu ded

tabw} ded armoired, ded banCd, ded chaued} ded ported, ded voiluru d'hiver

et d}et~ et une fouLe dautred choded dont noUd avwtU buoin.

NOlu n 'arwllJ apport~ datU Le Nord, que notre Linge et un mouLin

acoudre, de dorte que pour de procurer Led choded neCeddaired, iL faLlait Led

fabriquer Ii Ia mauon avec Led moyerl.c:f Ii notre dupodilwn/ /arau eu Ia
prudence d}apporter apec moi un coffre d'outi1.c:J qui noUd furent d'un grand

HCOUrd. Je n }etau ni charpentiefj ni ouvriefj ni forgeron) ni meme

cuLtivateufj cependant La pOditwn dallJ LaqueLLe nOUd etwllJ} mon .{L'u et

mo~ nOlU obLigeail de pratiqueI' tOlU W mitierd ci-haut mentwnned allec

pbu Oll moillJ dJhahiLit~ daM doute.

Quant Ii Ia cuLture} mon bagage de connaUdanced n }etait pad tred

.c;rand} cependant} ie davau battre au flfau) vanner Le grain) faire de La

cloture} du fOJde, ded rigow) couper Ii Ia fauciLLe, labourer, tant bien que

mal Javau ru et aide nwn pere it fa ire ced choJed dallJ maieunedde,

A mon arrivee dallJ Le haut de Ia Ll2lJre) iL n'y arail pa.c:J dautre

roie de communication que La rivl2re; tete en calwt dJecorce) thiver Jur La

glace. Apr&i avoir vendu nod produitd alt.-I: marchandJ de bou) et refu Le

paiement; noUd profdoM ded cheminJ d'hi~'er que ced dernierJ entretenaient

,:fUr La LierreJ pour aLLer chercher ded proridionJ} pour L'annee) a
Buckingham - dutance de 90 miLLed de chez noUJ-. S'iLfauait beau tempd)

noUd fauwlld Le voyage dan<f Jept it hudiOUfd, J'iL fauail mauvau tempd)

Le royage d'aLLongeail it muon de Ia dude de Ia tempite.
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IL y a~ait differentd pOdteJ Le Long de La riviere Otl nottd pouvwrUl
LogeI' Le doi,; pLu.! ou moilkJ con/ortabLement: La pruoence now corUleilLait
toujourd o'apporter Led provuiol1.J neceddaired pour Le voyage,

ApreJ alJoir battu notre grain} L'automne, nOUd aLLionJ Le fain
moudre au lnouLin (Jed pereJ jeduited, i1 Nomininguc) vingt- Jept milLed de
chez nottd, pa.JJant par Le chemin ChapLeau. Ce trajet n 'ttait pa.J toujourJ
facile) tallt d'en faut. IL edt an'ive pLUd (Fune fou que) ne pouvant pad
traverder Le bou oan.J La joumee} now etwlkJ obliged de coucher oeborJ a La
beLLe etoiLe, dal1.J abri et douvent dalkJ couverted.

Trouieme V01Jage au Kiamika

Au mOLJ oe /uilLet 1885, /aLLau cbercher ma femme et Led trou
jeuned enfantJ que /apaieJ Lauded avec eLLe i1 ChambLy. Je vendicJ mon
menage a vtl prix, /engageai un cbarretier, WiLLiam Deneau) pour me
monter une charge de Linge au Kiamika. Le 27 ou meme moicJ, nOltd
partond pour Le Nord par voie de St-Jerome. J'avaicJ, pour faire ce Long
voyage, un jeune chevaL oe trOLJ alkJ, peu prepare, et trop jeune pour Lui
faire tirer une charge un peu Lourde. AtuM~ La troicJieme joumee apred
notre depart, iL etait epuue oe fatigue) maLgri L'aide que je Lui donnau
dalkJ Led coted en mettant L'epallLe aL'arriere ou aL'avant de La voiture, doit
pour La retenir ou La pouddel; duivant Le bedoin. Arrive i1 La Conception, La
ctnquume joumee} je dtu Lotter un c!JevaL pour nOl/4 conduire aLabeLLe, Le
mien ne pouvait} apeine marcher Libre, derriere Le vdJuuLe. La Jixieme
joumee noUd faicJond dl.."C miLLed et verd Le Joir, a bout oe forCed, il d'abat
dand Le chemin danJ pouvot'r de reLever. Heureudement, nOUd noad
troUVtOIkJ priJ de La demeure o'un nLJmme BrauLt qui Logeait} queLque foul
ded voyageurd. Rendud a La porte pour demander i1 Loger, eLLe etait
cadenaJJee. BrauLt etait abJent. &perant qu'tl reviendrait Le dOtr a don
gUe, now ne fumed pa.J trop di.;appointeJ. Notre attente fut vaine,. BrauLt
ne rentra pad. Nolt.J fumed {Jone obliged de coacher defJord aLa beLLe etoiLe}
ma femme et ded jeuned enfantd, danJ La vOl'ture et Le charretier et moi
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darld La grange ,jUl' ded peLured de bardeau. La nui! itait froiJe} if y avait

une geLie blanche qui noUd incommoda beaucoup. N}ayant rien de qlwi

manger a donner it nOd cbevau..,"C} nOud dumed Leur arraeber de L'avoine

vate que nOlld trOlLVamed pred de fa mauon. Le matin) if n )itait pad tard

que noUd itwlld en rou.te pour Le KiamiJca. La fra'icbeur de fa mt.i~ Ie repOd

et L'avoine avaient un peu ravigoti mon cbevaL qui paraudait addeZ dUpOd.

Aprid avoir dipMdi Ie Nominingue} Ie deptieme jour, et .1 'etre mu en frau

de traverder Ie grand boi.l du chemin Chapleau) "erd trou heured} mon

chevaL tombe darld Ie cbemin et ne "eut et ne peut pLll<! de reLe"er. Alord,

noUd Ie diteLorUf de fa l)oiture: apr&! une heure de repo,J noUd Le mettolld dur

led patted avec beaucoup de difficuLtu,. nOlld LalJdolld fa voiture datu Ie
chemin a"ec don contenu et ma femme et nw~ marebant a coti de Lu~

noUd Ie doutenond pour L'empecher de tomber. MaLgri nOd effortd pour Ie
tenir debold un mille pLUd loin} if .1 'abat de nOUfJeau compfetement ipuui.

Voyant L'inutiLiti de flOd efforti pour Ie rendre chez noUd) comme Ia nuit

arri"ait) je L'attachai apred un arbre et Le Laudai La, it terre, rien a
manger. NOlld noUd rendon.J aun petit camp decorce que je da"au etre Ie
long du chemin CbapLeau) pour y padder fa nULl. Comme noUd y arrivolld)

llIze pLuie froUJe et drue) accompagnie d'un fort "ent dU nord} commenfa a
tomber. Ayant uutaLte rna femme et led jeullu dalld ce camp rUdtiqu.e, Ie
charretier et mOl~ nOlld nOlld mettolld ell quete de foin bleu pour doigner I.e.:J

chevaux j pemed inutiLu) ii/ait trop noir, noUd n 'en trou"ond pad. Re"enUd

au camp} noUd leur CMdOIld ded branebed qu'iI..J grugent a"eC brui~ tout

fri,1dollllant dOlM La pLuie frotJe qui leur tombe dlLr Ie dOd toute fa nuit.

Le feu aLLumi et bien aLimenti dand Ie camp) noUd dicholld nOd

babitd et la/enIme nOUd pripare Ie douper que nOlld digUdtOIld a"ec appitit.

Fatiguid comm.e noUd itWlld tOUd) Ie dommeiL eut bientot rauon de noUd ;

alord noUd nOlLd itendolld dur nOd coucbed humiJe<J} moi dalld crainte) mau

it n }itait pad aindi de fa femme et ded en/antd. - Ayant toujOUrd demeuri

dur led bordd enchanteurd dU BMdin de Chamb/y) dafld Ie coquet viLlage dU

Canton -n }ayant jamaiJ iti pLud Loin que regLue oe La paroude- tout

couragw;x q'/i& italent, iL edt faciLe d'imaginer combien) en effet, i&

de"aient £Ire inquietd} inwtwnnid meme} en traverdallt un paYd oe coted}
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de montagned, de foretd immendedj coucher dehord ... 1L n 'en faLLait pad

pLl(.J pour fed apeurer.

Le dilence de La nud n 'edt interrompu que par Ie bmit que font led

c!Jevaux en rompant led branched avec leuI'd dentd, led goutted deau qui

tombent dur led arbred et notre camp d'ecorce et led crlJ ded huardd qui

prennent leUI'd ebatd oand un lac apeu de outmue de notl.J. Led enfantd

dont rempLu o'epouvante en entendant Le bruit que font Ced bruteJ, ifJ

croient que ce dont ded Loupd qui viennent nOud devoreI'. Leur ayant

expLiqui La caUde oe ce tapage nocturne, ill dont blentJt ra.Jdurid.

Le lenoemain, continuant notre route, ie rencontrai un morl.:Jleur

Bohemiefj conoucteur ded travaux qui de faidaient dur Le Chenlin

ChapLeau) qui vouLut bien envoyer un de tied hommed, chercher mon

cheva4 pour Le mettre avec Le dun.

Cinq a di..-"C miLLed avant o'arriver chez nOUd, traverdant une

davane, fed chevaux du charretler d'embourbent teLLement qu'if faut Led

rouLer dur led perched pour Led tirer dU bourbier. ALord, Laudant La voiture

et Le voyage oand Le chemin, nOUd nOUd renoond au chantier a pieo

accompagned d'une nuLe oe maringouind) oe mouched noired, oe ta{)nd qui

voLtigent au-oeddud oe nOd teted, noud Lancent traLtreudement Leurd

aiguiL!tJnd empouonned, dur Ie cou, Led oreifLed, La f~qw'e que nOd mairuJ

embarraddeed de paquetd ne peuvent oifendre.

Le doleiL O'aollt, dardant ded chaudd raY0nd obLiquement dur La

forit encore toute humwe de La pLule oe La nuit, -pad La moindre brue

renoait L'atnwdphere inJupportabLe. Ma/gre cette chaLeur ambiante qui

nOUd incommode, iL faut de hater oe fuir led intrtt.J qui nOUd harcelent dalk!

cedde. La femme maugrie, !.eJ enfantd pLeuren0 tout d 'en "ule pour noUd

renore Ie trtyet pLUd penibLe. Ell/in, apred huit iourd oe marche, Iwud

arrivond au Kiamilca, terme oe Iwtre voyage.

Grande fut La iOle au !tJglJ, de part et o'autre, anotre apparition,

Led enfantJ oe revoir Leur mere, et La mire oe revoir ded e/~fantd apred

pLUdleurd mOlJ de deparation. Mau Le ClEur de ceLLe-ct~ jut emu aLa vue ou

gtte rUdtique qui aLLait L'abriter; eLLe et led dlend} et dttrtout, en voyant ded

oeux chered petited jiliecJ} Marthe et Thirede, oal1J Le Nord depulJ Ie mou

Ull pe/4 U'j,iJfo':re I 59



de mard preelJent, mangeed par Led mouebed, Led jam,bed et La figure
eou"erted oe gafed danguinoLentu.

A"ant de partir oe ChambLy, je Lui a"au bien donne une (Jee oeJ
difficuLted qu 'eLLe aurait a rencontrer et a "aincre, de Ia pOdition daM
faquel1e elle aLfait de trou"er... Son manqlle dexperience de Ia "ie Oll colon,
ne Lui permit pad oe reaLuer med expLicatione:f, eLLe d'etaitfait lln (JiaL bien
different ded chOJed 'Ill 'eLLe "oyait mau en femme COUragellde et inteLLigente
qu 'eLLe etait, eLLe etlt bientot pru Le parti que La dagedde et {'interet
commun Lui cOne:feiLfaient.

Sam, mon fiu, /empree:fJa, Le jour dui"ant, (raLLer chereber Le
che"aL LaUde oand Le chemin ChapLeau qu'iL amena a La mauon a"ec
beaucoup oe peinu. JL etait mor/ondu.

Comme je tenau a Lui dau"er La "ie -en ayant grand beJoin- jen
pru granoement doin. MaLheureudement, je n 'afJau que de L'a"oine "erte a
Lui donner pour nourriture et cd aLiment etait trop La.xatif pour Lul,
pendai-je. A peine indtaLLi oand une etabLe pontee en bou ronJ, qu'it
d'abattit comme une madde. Je Le Laudai a terre pendant queLqtied jourd,
mau "oyant qu'iL de maddacrait La tete) Le corpd et feJ patted datu Led
ef/ortd qu 'ii fauait pour de depfacer dan~ pOU"Olr de Le"er; je erUd bon oe Lui
aider: La femme} fed enfantd et mol, Led und a fa queue, fecJ autred a Ia
criniere nOllcf tlichoru de Le mettre debout dur Led patted / peined UZlltiJM} fa
bete ne peut fa ire aucun effort pour /aider; eLLe edt dand force et dancJ
"igueU0 d noUd ne dOlnl1Ud pad aJcJez fortd) nOUd-memed pour Lever cette
maJde dand energie. Je dUU obLige d'aLLer aLa Fert1U-Rouge, a tra"erd Le
bou, a quatre milLed de chez nOllcf, ebercher Jed hommed pour nOllcf preteI'
deCOUI'd. Trop faibLe pour redtel' Longtempd debout, quelqlleJ heured apru
L'a"oir reLev~ it tombait a terre de tOllt don POUJd. J'allai trou a quatre
fou chercher Led gene:f de Ia ferme, apr&! ded chuted pour noUd aiJer; mau
comprenant bien qae c 'etait pOllr e£l..,"C une perte de tempd trop doa"ent
repetfe) qu 'iu finiraient par de LaMer, je ceMai d'aLLer Led inviter de
nOUlJeau. Je prlcJ ma hache bien ded fou pOllr L'addOmmer. Led gencJ qui Le
"oyaient} me ouaient tOllcf que je ne pOllrrau jamau Le rechapper. En ef/et}
iL etait teLLement cou"erf de plaied lJiruLented et naweabondeJ que Le ClEur

60 I CHAPITRE I



now honoi&Jait en fapprochant. Ce qui me faldait edperer contre toute

edperance) etenou it. terre comme une charogne in/ate, il mangeait don

avoine verte avec avU)iti.

Comme la neceddite edt la mere Oed inventiond) ie /ini.1 par trouver

un moyen oe Ie lever dand faioe Oed gend oe la Ferme- Rouge. NOll<J

prenOnd quatre ctibled que nOlld aoaptond it. deux rouleau.x mortOtdedJ

placid dar la coavertare plate oe fetableJ aindi que Oeux htitond lied

endemhle au moyen oe dacd oe deL NOll.,} attachond !eJ cahled au::c houtd Oed

htitondJ apru a voir padde led dacd dOUd Ie ventre OU cheval et tournant led

rouleaux avec Oed htiton.1 introouitd Oand led mortoUed ou rouleauJ voici Ie
cheval oehout dar ded patted en un indtant.

pJtit Black -c'edt aindi qu on tappeLait- padda fhiver maLaoeJ ce

n 'edt qu au printempd, ffJrdqu'ii put manger oe l'herhe) qu)il commenfa it.
prenore oe La vigueur. II vecut vingt-huit and) etiamai.1 il n Jeut lUze heure

oe maLaoie) oand La duite. L'avoine verte Lui fut tred dalutaireJ et ie dUU

convaincu que cJedt grace it. ceUe nourriture laxative que iai dauve mon

chevaloe La mort. A vingt-huit and) ayant refu un coup oe pieo dur !eJ

mUdc!eJ) je fw oblige oe Ie faire tuer pour l'emp&her oe dOlif/rir.

Cuuinieru et iMJricbement

kJarthe et Therede arriveed au mou oe mard 188~ prirent La place

oe Sam a la cuuine et ce oernia m 'aioa it. faire Oe rahattid. Peu

accoutumed lui et moi au travail manuel La peau (Jed maind allddi fine

qu.e celie ou corpd au contact oe La hache) led ampouled ne taroerent pa.1 it.
faire leur apparition. Malgri ced inconvenientd privlld) oailleurdJ now

n 'en continuoJ1d pa.1 moind it. hi'icher haroiment.

Couper led petitd arhred, led ihrancher. .. La chOde etait facile J' il

n etait pa.1 airldi avec led grod oe 2~ 30 et 40 pOUCed it. lahauageJ teu !eJ

ormedJfrenedJ Chened... Sam o'un c8te moi (Je fautreJ nOlld piochond une

coupe avec peine, d Jarretant doavent pour prenore haleine. Run n Jedt

fatiguant comme ahattre un grod arhre j it. force oe grugefj nOd couped de
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poignent d ... cric-crac- cric-crac-crac-crac... l'arbre d 'abat dur le dol af.lec

LUZ bruit formUJabLe... entralnant af.lec lui toUd Led arbUdted qui dont dand

don chemin.

DebLayer ad embarrad, ebrancher tarbre, Ie couper en biLLed,

n etait pad llne mince affaire pour led bilcherond de notre dorte... Le doir

arrif.le, nOlid rentrond au chantier bien fatigued died maind dendib!eJ. Un

bon douper apprite par med deux petited filled noUd fortifie et led f.loyant di

courageUded, noud oubLwnd f.lite led peined oe La journee. Le repad fin~

Sam, preno don cornet et en tire ded dOI1<1 meLodieux qui enuuventJltdqu'a

Tout-p'tit -notre chien- qui aboie et chante pLaintif.lement aUddi Longtempd

que dure La melodie.

Rien n 'edt plUd comiqlle que de f.lOlr Ie chien chanter en mUdlque.

Aceompagned dU cornet a puton, Led jeune.J d mo~ noUd chantond JlUqu a
une heure af.lancee de La nuit. Ced amudemeiztJ nOLtd deladdent et noUd font

dupporter notre uolement plUd facilement, Le plUd proche f.loiJin etait a

cinq miLLed, de dorte qu'il n 'etait pad facile d'aller d 'amUder la, dand

compteI' qu'il n y avait ni chemin pour dy rendre di ce n 'etait quatraf.lerd

Ie bou, ou en canot oecorce, l'ehicuLe qtLe nOUd ne POUf.lWlld conOulre a ce

moment.

Lordqu au mou de JlU'LLet duif.lant /etJ.d ete chercher ma femme et

Led trou enfantd redt&:! af.lec elle, a ChambLy, notre dijour oand Ie bou fut

encore infiniment pluJ agreable: et j'y aJouterai mime heureu.x, !
Loged dand un chantier de 14 x 17 pieOd, en bou rono, couf.lert en

auged, med dix enfantd, leur mere et nw~ noUd etwlld un peu a tetroit. Un

poile de trou piedd, une table, de.J banu et chaiJed, quatre litd oont deux

duperpoded tun dur l 'autre comnu oand led nm,ired,. Ced objetd nece.Jdalre.J,

occupaient une large place dand la demeure et nOUd lai.1daient peu

o'e.Jpace. Cependant, Lordqu 'en 1886, 110Ud eumed Ie bureau oe pOdte, /ai

comptejU.dqu adix-dept colond couchfJ datU Iwtre chantier.

1L arrif.lait quelqued fou, que Le courJ"ier qui apportait La malle en

canot o'ecorce, retarde OatZd ded courded par Ie vent ne pouvail arriver a

theure reglementaire,. alord, led COlOlld qui oemeuraient a 10, 12, 15
milled dU bureau, renOltd chez nOltd, attendaient Ie courrier. Il falLait !eJ
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heberger et Le pLu<J dOlwent feur donner a manger gratuitement. Je me

rappeL/e qu 'un certain jour aIJoir donne dix-dept repad. QueLqued-UfUJ de

Ced coLofUJ, croyaient que/etaid obLige de 1e.J nourrir parce que noUd aIJWM

Ie bureau de pOdte j aUddl: n 'apportaient-iLJ jamaid de dOU.

Le premier arripe et etabLi au Kiamika, /at dil rendre bien ded

derIJieed aux coLond arrilJu apru moi: led conduire dur led Lotd a prendre)

lear alJancer du grain de demence) feur preter med balld et cheIJaux) med

indtramentd de cuLture, leur ecrtre feurd fettred Led jourd de maLfe, pea

d'entre eux dalJaient ecrire. QueLqUed-Und de ced COLoM) m 'ont montri de

La reconnaicJdance poar ced derIJteed rendtld) Led autred) de tingratitude.

Notre grand tort) aU•.r: yeux de ced dernierd) c 'edt que notre iMtructwn

noUcf donnait trop d'infLuence dand La pLace. Au printempd de 188~

j'eneJemenfai huit arpentd de terre neulJe - je rai de;a dit- /eUd une ricoLte

abondante. Le printempd duipant, j'agrandicJ mon dedert de dept arpentd.

Je demai de La graine {)e miL, de L'alJoine, du bU de L'orge} ded patated... Le
miL, fa premiere annee) rendit au-{)eLa de deux tonned de beau foin a

L'arpent. De deux minotd de bL0 /en eUd qaarante minot1. Le miL deme

alJec Le 6u apait pricJ tant de IJiguewJ par endroit) qll 'ii fit grand tort au

Me. Cinq minotd de ce Me mouLu aa mouLin ded pered Jedaited du

Nominingue} donnerent 275 Lbd de fLeurd. Mon orge ne LeIJa pad " La

demence ayant germi de troulJa improductilJe; je fauchai a fa pLace du miL

rouLI. Led patated) fed IlalJetd lJinrent abondamment et d'ane groddeur

extraordinaire.

Je lJendicJ cette annee} aux marchandd de boicJ) dl.-'\: tonned de foin)

IJingt-dept piMtred La tonne,. de L'aIJoine et ded patateJ LiIJreed au c/Jantier,

a 15 miLfed de chez noUd. Notlcf charroyoM Ced produitd a deJtinatwn) moi

aIJec une paire de baafd) Sam une paire de cheIJaux,. iL faicJait Ie c}oyage

dand La journie} mf}~ je prenaicJ deux jourd. Trop dOUIJent, en ducwdant

led cOted, med bculd en retwant fa charge) manquaient Ie chemin) InfJn

IJoyage IJerdait et iLJ Ie tra£naientJJuqu 'au pied de La dedcente dur Ie coti.

Va daM dire que rendu en bad} iL me faLLait re/aire I7wn IJoya.ge, ce qui

n 'etait pad facile j Led baLfed de foin) preddeed dand une predde a main)

pedaient jllcfqu'a 400 LiIJred. Un autre grall{) incollIJellient} c 'eta it de
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monter Led coted gfacied avec med beeujd pad jerred; fed pauvred beted

/itenoaient oe tout Leur fong a terre et c'edt avec de granded dl!jiruLtid

qu efl.ed parvenaient a de rel.ever. Un jOll/; ie men affau au chantie,. par de

bien mauvau chemind; rendu ami-chemin) VOiJil un de med beel/!d qUl'de

couche : ieUd beau I.e battre) fui tordre fa queue pour I.e jaire l.evefj peined

inutil.ed : ie f 'aurald tui qu 'if /l 'all/'ait fait allCun effort pour de reLever. Le
croyant trop jatigui pour afLer pfUd foin) je mid ded poched a cote ou

chemin. Je fui Otai I.e Joug) ie revirai ma voiture avec beal/roup de muere

et mon animaf) de voyant fibre) de refel)a aUdditot... a!nrd) fed ayant

attefid) je revind a fa maidon) faiddant ma charge dand fa neige a coti de fa

route. J!/on beau dand ceeur n etait pfUd redti en revenant dUJ" nOd pad, je

CrLld qllt'! affait jaire mOllrir don compagnon de jatigue) tant if de hJ.ta

dan,} fa marche du retow:

Hiw, que c'edt ennuyant de voyager avec ded beeujd dllrtOllt quant

ifjaitjrolJ et mauvaiJ tempd let qll 'on edt preddi.

Ce n 'edt pad Le deaf tOllr qlle l11ed beelljd m 'ont JOllf... dt je Led

rapportaid tOlld) je n en jinirau pad.

La terre d'affuvion que je pOdde;)aid au Kiamika -300 acred- etait

d'llne jertifiti prodigieUde; iy ai ricofti du bfi 01nde de 15 3/4 pieOd de

!nng) avec ded ipid de 8, 9 et 10 pOllCed, ded Liged de tre/I.e de 51/2 pieOd, ded

toufled de mif de 6 piedd. J'ai e/1I'oyi de ced produitd avec ded patated) au

bureau de COfOJ1ldatwn a Montrial qll on a expodid dand Led vitrtfle,j, oit

pfUdieurd perdolUud l.ed ont Vlld et aJnl.li·ed.

Chaque annee, noUd agrandudio/l,J notre duert ajin d'avoir pfUd de

produitd avendre aux marchandd de bou.

NOlld avwlUJ jait de tred grandd dacri/ired en faiddant Le beau et
pittoredque viffage du canton de Chambfy, oil itaunt nid ma jemme et
tne<f enjant.:!, et oil moi-meme j'avau pa.<fdi fa pfUd befLe partie de ma vie,

au mifieu de.:! eUve.:! que J'avaid jormid, et qlli compodaient afor.:!, fa

popllfationj aim£, cOlUJidiri et redpecte de ce.:! cherd ancielUJ ilived... pour

m 'en afl.er vivre au miliell de fa jodtj expOdi a touted dorte.:! de privationd,

d'inconvinientd, !nin de.:! voidind, et n 'ayant que I.e canot decorce pour afLer
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anOd affaired ! La perdpective encourageante qui de nwntrait au debut de

notre entrepride, nOUd donna de granded edperanCed de reUddl'te.

La premiere annee de notre arrlvee au Kiamilca, un MonJieur

Bourdon de St-Bruno je croid, m 'offrlt) pour mon terrain) $2,500 piadtred;

et je n 'avaid que huil arpentd de dejricht.J et en cuLture.

Comme je L'ai di;a di~ La PrOlJwence, qui dand Jed decretd deJdelnd)

m avail conduit La) ne me duggera pM L'idee de venJre, maLgre Le pri..-r:

aL!echant offert par Bourdon.

Je me duid dOllvent demande di /avaid bien jait de m 'etre enjonci

daM Le boid comme coLon avec ma ;tune /amiLLe) La privant de touted Lee!

jouiddanced pOddiMee!) toMigeant par La aun travail penibLe, Labort'eu:x: et

peu encourageant. Aujourd 'hui qu 'iL m 'edt permil de tirer Jed concLudwnJ)

je croiJ que je n 'ai pad maL jait. Je n 'ai pad amadde de bien granded

richeJded, mail une aiJance addeZ enviable. J'ai eLeve de bond enjantd)

robudted) travaiLLantd) doumu) intereMed et bien prepared pour Led

combatd de La vie.

Med quatre jiLLed de dont marieee! tru avantageu.rJement. ELLed ant

priJ de bOnJ gaJTond) riched et intererJrJed. ELLed vivent heureuded autant

qu'iL m 'erJt permid d'en juger par Lee! apparencerJ. Maurice Le dernier de La

jamiLLe) edt aUrJdi marie a une tred bonne jemme. Sam) tatne edt encore

garfon: fa tout L'air que L'etat du ciLibat Lui va bien. JL
d edt amaJde une petite jortune au del'vice de Frodt d
Wood et L'lnternationaLe, deux compagnied de

machinu agricoLed.

Dieu deuL dait di/auraiJ mieux jait de redtel' it

ChambLy. DaM toU-.d Led Cad) /ai duivi don inJpiratwn

et;t croiJ a voir bien jait.

NOllJ avond bien travaiLLe dand Le Nord pour

ouvrir notre terre, maid aVOM tou/ourd ete heUrell...,\: et

pLeinJ de dante. Je n 'ai jamaiJ regrette mon entrepriJe

un deuL indtant. J'avaiJ toujourd caredde L'iJee de me

jaire cuLtivateufj maid it jaire La cLaJde et Le commerce SAMUEL GU~RIN.
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a ChamMy) au miLieu (Yune concurrence rilinelMe) je dentau bien qu.e fa
prenorait du tempd aflant de reaLuer mon rifle de pre1iLection. Alkldl~

comptant dur mon courage et ma Donne etoile) dw,la ProflUJence} je pru la

oeterminatwn de tenter Ie hadard et la fortune.

Dand L'edpace de quinze aM) avec L'aide de med enfantd} filled et

garfond} noW fimed 150 arpentd de terre neuve) Led douched arracheed /

nOIM now domnUd cOndtrllit une bonne mauon avec cuuine) troid Donned

grangu: ane de 36 x 90 piedd) avec une etable moderne oe 48 piedd} une

oeu.xume grange de 56 x 3~ Wle troidi.eme de 42 x 32 piedd} une ecurie de

36 x 70} une porcherie) une ber.c;erie} un grand hangar, une remue} une

Laiterie et gLaciere, une remue a bOU) une remue pour voitured et
indtrumentd agricoLed... J'ai equarri tout Le grano bou entre dand La

corldtructwn oe cu b!ituded} et fait Ie bardeau ala main. Sam L'a predque

tout pOdedud avec un pea dlaUJe de Maurice.

Now fauwl1d} chaqu..e printempd) de oix aquin.a arpentd oe terre

neuve) ce qui agrandudait notre d&ert promptement. NOlkl vendwM nOd

produitd aux marchandd de bOU a Oed prix addU eLeved, ce qui now

encouragea aproduire Le pLw pOJJibLe dachant qu'wl jour viendrait oil Ie
prix de nOd produitd tomDeraient Lordque Led producteurd deraient pLw

nombreu.,"C. Clut ce qui edt arrive pLw tard. Un jour vint oil Led coLoM

proouidirent beaucoap pLud de foin) dlavoine) de patated} que Led

marchandd de bou n en avaient Dedoin pour aLimenter Lewo chantierd et

maLheureudement} bon nombre oe coLond ne pouvaient [)endre LeUI'd

produitd. NOlkl n 'avwnd qu'eux a qui on pouvait vendre. Aujourdlhui}

nOlkl avond Led chard) noW [)endOnd au.,"C cOlnmerfantd de MontreaL et
d'aiLleard) qui piennent chez now. Led marchandd de DOU dU hallt de la

Luvre meritent peut-etre certaind reproched ql/on Leur fait: une chode

certaine} daM eux, iL n y a vait pad de coLonidatwn pOddl'b!e chez nOlkl) au

nol'O oe MontreaL. No.1 terred dont bonned} pOlkldent Led ciriaLed) Led

Legumed en abondance, mau comme je Le ouau un jour au premier

minidtre de La Province) de paddage chez noud oand une tournee

d'illdpection: « Que nOUd dert o'avoir ded .c;ranged pLeined oe foin) de

graineried rempLied de .c;raln, ded caved de patated... di ton ne peut vendre
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ceJ produitd I... » DaIU Ie tempd, now demandiolZd un chemin de fer, d'une
nicuditi abJoLue. Apartlr de 1888, jUdqu 'a 189~ La coLonidation prit une
expalUion remarquable dan<J Le haut de La LiefJre; led COLoM montaient a
plein chemin, tOUd Led jouN, au Kiami/ca, arOrignal aLa Ferme-NellfJe,
au Lac ded lLeJ... Led marchan(Jd de boid fJoyaient ce monde afJec un aiL
pLw ou I1win..J derein. Led Lotd prid par led COLoIZd, bientot retranchi.J (Je
leurd Limited foredtiered led privaient ded avantagu d'une certaine quantili
de bou. Ju ne pelZdaient pM, daIU doute, a L'iconomie que noUd aLLiolZd
Leur faire riaLider, en Leur fourniddant (Ju foin, de L'afJolne, ded patatu, ded
animaux qu'iu montaient (Jen bM agranod fraid, daIU parler d'autred
avantaged non moind grandd. Un (J'euJ.: me oit un jour .. «(Que diabLe
venez-fJOlid faire ici1 VOlid aLlez crefJer de faim 1»

Now n avolu pM crevi de faim, grace a eu~"C, datU ooute, teL que
pre2it, maid oe leur aveu mime, i& ont iti bien aide de now avolr. Avant
notre arrifJieJ un quart de Lard, rendu aLeUrd chantier(jJ leur coiltait trente
piadtru, une tonne de foin trente- Jix pia.JtredJ une poche Oe patatuJ de
deux a troid piadtru. Lordque noUd dlmed Oed produitJ a Leur vendreJ iu
ne noUd led ont payid que ce qu'iu ont vouLu,. Ie foin de douze a quinze
piadtred, et moi.n..JJlen ai vendu oix piadtred, Livriau chanti.el; L'avolne, 45
a50 dOUd par 54 Livred, Le ball! 4 a5 dOll<J La Livre, led patated 75 dOW La
poche et mime 50 dOlU. Cene oiffirence oe prix a Leur avantage Leur
permit oe couper ou boid de moindre valeur; jluque I.a i& ne prenaient que
du pin de premier chou, clair et daru naudd, cedt dire qu'i& faidaient un
gadpiLLage inorme de bou,o afJec cet avantage d'acheter de nOud Oed
proouitd a bon march~ i& firent tipinette, Le dapinJ Lorme, Le frene, Ie
boid blanc... iu reprirent mime Led titu Oe pin Laiddiu d'aboroJjwqu aux
( corpd mortd »J pi,u mortd gidant dur Le doL depuu (Je Longued annied. Et
comme cu meddieurd payent un (Jroil au gouvernement pour chaque pied
Oe boid fait (Jan<J Leurd Lt"mited, ce (Jernier a aWdi profiti de La pridence dU
coLond chez noUd, et d'if a fait queLqued Oipended Oand led chemind oe
coLonuatiol1, Led Oroitd qu'iL a perflU ou Compagnied par led faciLitid que
nOll<J leurd avolu oonniuJ Ie ricompelUent bien Oed dtUrij'icu qU'lf aurail
pufaire.
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Je craignau, fed premiered annied, que fe cfimat du haat de fa

Lie~'re fut trop inclement -rigoureu.x- pour y faire de fa cufture. L'hiver

itait fDng} c'edt-a-oire qlle Ie printempd itait tardi/ et f'alltomne precoce.

Jai vu fa gface encore dO fide dur fed faCd et riviered Ie trou de mat.." et de

f'eau faudie daM un vaudeau dehord} gelee de oeu.x poueed, fa nuit ou

troU. Le pere Grenier, dont /ai dija parli, vint ee jour me prier oafler tui

chercher un voyage de chained a « boonu» a fa Ferme-Rouge j it fatfait

pMder dur Ie tac Guerin} ta Lievre et fa Kiamika; j'atfai chercher ced

chained en voiture dimpte, et pMdai dur fa gface} darld dangel: L'autom.ne,

il neigeait tr&J abonne heare, a fa St- Michel; notre recotte de grain et de

legllmed redtait dOW ta neige ;wqu'a ce que eeUe demure ftd (JiJparue, ce

qui prenait, quelilUed foul dl.x adi.x jOt/I'd, et Ie grain de cinq adl.X piedd de

fDng itait cOltchi dur Ie dot bien ierMi; c'edt avec beaucoup de o~fficaftu

que now pouvi(JIu fe faueher et te rentrer en ordre. It edt an'ivi que ded

patatu et ded navetd dOtent re.<ftid dOlU fa neige jwqu'au printempd. Led

navetd gefaient et pourrudaien0 led patated de cOluervaient daM fa terre,

dOW fa neige; on en perdait peu Ie printempd, etled pouvaient etre demeed

avec confiance.

En 1888, /avau Jeme, iT. bonne heure oe f'avoine et du bti. La

dauon /itant montrie climente, mon grain avait pou.1di avec une

promptitude admirable; dija fa brue Ie bafanrait motlement en tow delU.

Pleliu o'eJpirance et corz/iantd en tavenir, nOlld atti(JIu Ie voir, ma femme

et mo~ toUd led jourJ, pour jouir de ta betle perdpective de reludite que now

entrevoyiond.

Une nuit du mou de juin, une gelee trattredde brufa darld pitii mon

champd d'avoine et nwn ble; Ie malin, au.x premierrJ raY0nrJ du doleit, !e.:J
tiged de mon grain, Ji betlu} .1i vermeilleJ fa veitle} .1e couchaient dur Ie .1ot,

pourrie<J et morte.1. Notre dedellchantement fut grand iT. ta vue du mafhellr

qui nOlU arrivait et fWd edpiranceJ dichlle.1. «Au.x petitJ oueau.x Dieu

donne fa patllre. Et da bontid'iteno dlLr toute creature. » Boileau a dit une

grande virite en compO.1ant ced verd...

68 I CHAPITRE 1



Quinu jOllrd apred cette getie morteLIe) en apparence) nwn gmin

etait de toute beallt~ et cedt cette annee-La) que de deu:x mmotd de b~ len

elU qu.amnte minotd et 275 Lbd de jleur de cinq minotd de ce M~ bien pede.

Le dimanche ma jemme .1 en aLLait deule jaire Ie tour dU champ)

marchant apM lentd) led maind derriere Ie dOd) eLIe contempLait d }un aiL

ravl~ La beLLe apparence de notre rt!coLte qui aLLait nOUd permettre de

dublJenir aux bedoind de notre Jeane jamiLIe et combler fed edperanCed de

ducced que noUd alJWlld compte riaLiler dand Le Noro. La voyant datilfaite

et heurelue oe don dort, plein.e o'edpOtr en talJenl!j cette vue ravildait mon

courage et ma perdivimnce. M a/gri La granoe domme oe courage que je Lui

connaildailJ je craignau que La pOditt'on peu enviable que je Lui avail faite

jint'rait par L'ennuyer. La PrOlJidence ne vouLut pad qu }iL en fut aindi.

Grike a L'agranoildement oe nod Oldertd} Ie cLimat du haut de La Lievre

n 'edt pftM Le meme) aujourd }hui qu'ii itait autrefoil} Ie printempd edt pLUd

a bonne heure et tautomne pLll.d beau et pLlu lon,,!. IL ne neige pLUd dur

notre grain et led Laed et !.ed riviered dont LibreJ oe gLace pLlu tot. La dauon

du printempd} acaude Oed neiged qui prennent du tempd afondre dand le

bou et dur led [)el<fantd noro ded nwntagned) edt encore un peu tardive)

mail Led demenCed de jont en mat' et queLque/ouJ de comm.encent a La fin

o 'avriL. J.lou.J alJonJ dija conzmence a Labourer Le 17 avril. NOUd

commenfOtld La ricoLte du join vel<f Ie 10juiLlet et celle ou grain au milieu

ou mOld d'aolit- giniralement. IL edt Mdez rare qu 'on ait ded getied avant

deptembre. Si L'agrandlddement ded diJertd eat pour effet 0'aLLonger et

d'aooucir La dauon, iL eut altddl tefjet d'iLoigner Le gibier durtout La

perdrix qui fouonnat't oalld Ie boil. Jai vu Sam) nwn jiu) tuer predque

tOlU !.ed jOUl<f} !mit a dix perorix, tout en travaiLLant dOit au oifruhement,

aux demenCeJ Ott aLa ricoLte. (( Tout p }tit» tOlljOltl<f alJec nOlU) et toujourd

a ta/f/it- aLLait jaire lever fed perdrix qui de bralZL'haient dlllld crainte,. if

redtait au pied oe tarbre aboyant hardiment; alord Sam Likhait Ja hache

ou da fau..-Y) prenait don jlUl'L qu'if apportait avec Lui chaque jow; et aLLait

abattre Le gibier. Peu apred) nouvealt--I:- aboiementd du chien et nouvelle

vutime. Le doir da buace itait rempLie de pouled deJ bOld. La mere alordJ

/lOUd fauait Jed gi./;eLotted) ded /ruotd) ducculentd et riconjortantd. IL en
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itail aiMi predque toud Lu jourd. IL y avail aU.(Mi beaucoup de chevreui& a
cette ipoque; ilJ ne venaient pad noUd voir travaiLLer comme Led perdrixJ ilJ

attendaient que noud jUddiond padu pour vuiler nOd ouvraged et manger

ded branched de dapin daJld L'abattu ou du grain daM Le champ d'avoine.

Voyant Leur taetique, nOlld nOUd cachwnd, Le JUdd a fa mainJ et bum...

bum, noUd en abattofu un grod, gra.1, que notlJ daignond et icorchofu dur

L'hew"e. S'il utgrod, avec da peau priparieJ noUd nOlld jauofu ded douLier.J,

di c Jedt un petitJ ded mitained ou de fa babiche, et mangeond da chair

tOUjOUrd davoureUde quand iL n 'a pad itt pourduivi. Le doir et la nuit ilJ

venaient en di grand nombre daM Ie grain qu 'ilJ jauaient ded dommaged

tru cOMiJirabled: j'en ai comptij"udqu 'a dOuze elldembLe. Un printempdJ

durtoutJ i& m 'ont mange, compLetement, au-oela de cinq arpentd o'avoine /

heurelldementJ ayant .Jeme ou mil oaJld mon avoineJ je ricoLtai un peu de

join. TOlld led afld, i& nOUd jauaient beaucoup de tort maLgri notre garoe

vigilante. PUldieUrJ ont payi de Leur vie} leur timeriti trop grande. Led

our.J, nwind nombreux que 1e.J chevreuilJJ noUd ont aUddi calldi bien Oed

ennuu. 1& ne mangeaient pad Le jeune grain} maid Le grain mur. 1&

venaient la nuit de repaltre, anOd oipen1) (Jed beaux ipu ooru de notre Me

OU avoine / Le matin, nOlld trOUI'Wnd ded marqued... inoiniabLu oe Leur

venue oe diffirente.J manured.

Un automne qu'ilJ nOlld avaient fait un ravage tred cOfld[Jirable}

noud prEmed fa oiterminatwn de Leur jaire La guerre; a cet efjet, nOlld

dreddOfld un ichafaud doLwe dafld Le boro du bou) et touted led nuild, armed

de bonned carabined, penchid dur nOd rempartd, now guettond L'ennemi

attentivement. Vne nuil} oelt.X nuitd} cinq nuitd de paddent, pad o'ourd a
tuer. Led bruted 1l0lld dentaient) dand ooute, i& ne de mIJntrerent pad.

EnnllYU et oicouragu de greLotted oe jro[J inutiLement, nOlld CeddOfld fa

garde. Un doir, au .JoLeiL coucL1ant, Sam, en paddant pred ou champ

o'avoine, voit trou ourd qui oivoraient notre al'oi.ne abeLLu oent.J... addU

dur Le oerrure) ilJ embraddaient Le grain comme jait L'homme qui coupe a
fa jauciLIe. Led pourduivant) il voilfa route qu'i1cJ duivaient pour arriver a
notre grain. Le meme dOU; IlOlld tenoofld llne carabine dalld leur route} all

moyen o'un dibLe. A minult) noUd entenoon.J La oitonation oe L'arme
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mellrtriere: Le matin} a notre grande durprue et datu/action} nOlld
trOUiJOIU L'ourd mort au bout dU canon de La carabine. La baLLe Lui avait

traverde Le cou} Lui coupant une artere et il avait daigne comme un beet/I
LanimaL etait grod comme un cochon que ton tient a tengrau. Sa chair
etad {Fune di beLLe apparence} que noUd noUd en dommed rigaled jUdqu}au

demier nwrceau. NOUd iJendtmu La peall quatorze piadtred et nOlld flmed

pLUJieurd bouteilLed de graidde avec LaqlleLLe noUd graudamed nOd atteLaged
-harnau- et nOd douLierd Longtempd. En/in} La capture de cette brute}nOtld
dlJommagea ampLem.ent du tort que ded pareiu et lui noUd avaient fait.

Led LoUPd aUdd~ nOtld firent bien du maL DalU une deuLe n~ iu
me deiJorerent iJingt-quatre moutond} tOUd daigned au cou. Le matin}
c 'etad duoLant de iJoir touted ced pauvred beled morted et duperdeed fa et ta
dand Le port. W bruted n en avaient mang~ en partie, que quatre} Led
autred n }etaient que daignu} maid immangeab!.ed} parce qu}ilI etaient dfja

enflu Lordqu.e noUd Led trouiJame.J.
Je ne ftld pad Le deuL a dubir Leurd deprlJatiolU. TOUd mu fJouilZd

d'en firent divorer UIZ nombre pLUd ou mow grand. IL vient un tempd oil
La plupart ded COLoIU furent oMiged de cedder L'eLevage du fTWuton, Led LoUPd
venaient !.ed devorer predque daM nOd courd} dOUd nOd yeux. Iu etaient
nombreu.x et ripandUd dmu toUd Led rangd de La coLonie. Heurettdement, ce
fleau ne dura qu June coupLe d}anneed. IL y a encore ded LoUpd daM nOd
bou, mau en pLttd petit nombre} et c}edt acMez rare qu 'on entend dire qu'iu
divorent Led mOlttolU.

Un jour que je men aLLau rn.e.Jurer ded biLloL"d pour Led jobberd, au
Lac ded ]!.ed, en pacMant dalU Le chemin Major, -route de cinq miLLed dalU
habitationd, - j'entendau bien Led LoUPd hurLer dur Led mOlZtagned, mau
comme il:J me paraid.1aient Loin, je crUd qu 'en hatant Le pad de ma
fTWntllre) POtt/.iOir padder dalld danger et inaper'fu. iYIaid voiLa que tout a
coup, a mi-chemin, a queLque didtance} en avant de moil ced bruted
enrageed me IJarrent La route et font un vacarme ipouvantabLe; !non
chevaL terri/ii a La iJtte de Leur mettte et de Leur hurLement dredde Led
oreiL0) de cabre, et revire malgri moi; a chaque effort qu 'd fait, Led rOtted
de mon boghei penchent teLLement d'un cote.que ma voiture menace de
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tourner dafkJ deJdlld deddolld. N}ayant pour toute arme que rna ffle<Jure 

itaLon- je n }odai pad faire trop Le vaitLant. Ma betel de pLtu en pLlu

ipouvantee de led voir et d}entendre leur tapage infernaL, de toumant dand

Ie travail) fait ded bondd et IJeut dand Cedde tourner. Arrivi aun endroit oii

La route itait Large pour reviref) je Ie fid avec empreddement. J'avaid

toujourd entenou oire que Led Loupd n }attaquentjamau un homme Ie jOUf)

mazqri Ced dired) je crUd pLUd prudent de ne pM tenter texpirience.

Une foid toumi et en itat de me dauver devant etl.X} je m}arretai

pour icouter leur hurlement. Cetait terr~fiantde led entendre) La terre en

trembLait et leuI'd cru ripercutfcJ par Lecho ded montagnecJ) me fauaient

dredder led chefJeu.."C dur La tete. Le lendemain} je paJdai par La mime voie

dafkJ en voir un deaL. Apartir oe ce jour, je n 'aLLai pLUd dancJ Ie bou dafkJ

avoir un revoLver dur mo~

En fJoyageant dand La foret comme A. F} medurear de bou} je me

dUU douvent trouvi dand ded pOditi:ond dlfficiLed et critiqued) meme

periLleweJ. En IJoui un autre echantiLLon.

Je m}en aLLaid} un jOLU; au grand Lac du Celj; IJiJiter Ie chantier

d}un jobber dU Iwm de Jce BLaiJ. N'itant jamau aUi ace chantiel; je ne

davau queL1e voie prendre pour my rendre: en paddant chez un jobber dU

nom de Jabot -Suneon-, je Lui demandai de m 'efkJeigner La roule que je

oeIJaid duivre. Je davau qu }iL connaudait L'enoroit oil je pouLau aLLer.

MaLgri led rencJeignementd oe ce demie!; je me trompai oe route etiarrivai

dur Ie petit Lac dU Cer! reLii au grand Lac ou Cerf par un canaL qu 'on

appeLIe Ie ritric~ qui ne gele jamai..f thiver. Je fid Ie tour dU petit Lac)

edperant trouver un chemin qui me conduirait au grand. A La grodde

noircew; je n }avau encore trOtwe de paJdage,. ayant trouve ce ritric~ -je ne

davaid pad qu'it ne geLait jamaw, meme par Led pLlu grod froidd- je

m }em.barqllai deddlld j il y aIJail de La glace a tendroit Oll iL joint Le Lac. A
peine j'ai fait qlleLquecJ pad deddud que j'entenod craquer La gLace. Je

m }arrete et regardant devant mon chevaL, je void teau claire a fJingt piedd

deIJant moi. Voyant Ie danger OU ie me trouvaid) je rebrollddai chemin et

retournai dur med pM. Jarrivai chez Grenier, La pLw proche habitation} a
()ix heured oe La nuit. Apred Lui avoir raconte mon aventure) iL oil: «mon
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cher am~ c edt etonnant que rOlld ne rOlld doyez paeJ noye! Le ritrici ne

prend jamau, meme a L'endrolt oil iL joint Le Lac ». Si je m etau noye daM

Le ritric~ on m 'aurait probabLement troure all printempd, et peut-etre

jamaLd.

Pour couper notre grain, ied premiered anneed) daM ied douched,

nOlUf nOlld derrWM de La jauciLLe, comme on jauait, autre/ou,· iL itait

addeZ difjiciLe de de derrir oe La jaux parmi Led douched. Lordque nOlLd

etlmed Oti un.e partie de ced dernieru, fa jauN"C prit La place de La jauciLLe, et

Oed iMtrum.entd pLlld nWdertUd rempLadrent, il Leur toufj ced deu..'C outiu

primitlfd Lmoqu.e touted Led douched jurall arracheed entierem.ent,. ce qui

n 'eut Lieu que huit a Oi...,"C aM apred La coupe Oe L'arbre. Pour roitured

tramanted, nOlld arwnJ fa Crock -La SLoop - Le Suude - Le Jumper. Cu
Oirerded roitured etaient trulltiied pour tramer Led biLLou, Le grano bou et
touted autred charged dan1 Le.J chemiM de bou. J'aimerau bien en jaire La

ducriptwn, mau fu oetaiu en deraunt trop Longd.

L'iLerage Oed cheraux de jauait oifjiciLement Oand Le haut oe La

Lierre Led premiered anneed oe notre arriree. Led jeuned pouLaind

naudaient bien conjormed mau daJl..1 rigueur: iLJ ne pouraient de tenir dur

LeUrd patted, et deu.."C ou trOld jouN apred Leur naudance, W mouraient

maLgri toUd nOd dOlm -len ai perdu jlldqu'a quatre Le mime printempd

NOUd aIJoM oem.anoe aux autorited, en La matiere, apLlldieurd reprue.1, La

rauon de cet iMUCCU. Led UnJ ouaient que c etait ou aux cOted du payd,

o'autred a La cendre de nOd abattu, - au m.anque de phodphate daM La

terre- a teau... L'experience a proure que touted ced cOncLlldioJld dont

jalldded ou apeu pred. No.1 terred contiennent du phodphate en maeJde

puuqu 'eLie..1 pOllddent en abondance / Led pou, Le bLi-d 1noe, Led patate.1, Le

trejLe, Le chou dont Oed planted qui ont bedoin de ce jertiLuant pour bien

crottre. L'eau de JWd Lacd, criqued et ririered, ut tred pure, limplde et tred

bonne a boire, je ne IJOU paeJ queLLe injLuence perniciellde eLLe aurait pu

avoir dur La chode dignaLee pLlld haut. Quant au.."C cote.1, eLLed n 'ont eu

aucune injLuence pour Led rauoM que ie oonna"ai pLw baeJ. Aujourd'hu~

daM Le meme enoroit, nOlld jauon.:J L'eLevage ou chevaL comme partout

oan<J La province de Quebec, avec ducced. La rauon oe ce changement, je ne
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pllit que Ie cOIUJtater dand pouvoir l'expliquer. C'eJt avec Iu raru dujetd

que nOl£.1 avond pu richapper qui nOUd permettent (Felever (Jed chevaux

pruentement. Tant que nOl£.1 n 'avol1.d peu eu (Je jll/nentd need et eleveed

(JalUJ Ie Nor(J) /'elevage etait impoddiJJle. Chode addeZ inexpliquie pour mo~

(Jal1.d Ie melne paYd, lelerJage (Jed veaux) (Jed moutOlkJ, (Ju cochon de jaitait

jaci1ement. Seulement toUd ced jeuned viennent au mon(Je avec la grodde

gorge qui (Jitparafi qllelqued jourd apred leur nai.1dance. On voi0 (JalUJ Ie

nor(J (Je Montreal beaucoup (Je perdonned qui ont at£.1di Ia grOdde gorge I A
leau, (Jit-on. La dClenCe deule) peut dalUJ (Joute expliquer La chode, mait Iu
opinwlUJ (Jed gelkJ a ce dujetJ ne peuvent me convaincre parce que /'eau (Ju

Nor(J paratt inolfelkJive pour nOlld jaire croire aced figen(Jed populaired. II

ya (Jed lacdJ (Jal1.d Ie Nor(J, (Jont led eaux dont verted - teu que Ie gran(J et Ie

petit Lac.:J (Ju Cer/, Ie lac POlJdOn blanc et aatred j (JJautru (Jont led eaux

dont noiru) teu que Le lac (Jed fluJ Ie gran(J Lac KiamilcaJ Ie St-FranfoUJ

(Je Ia Croix...

Lordque led eau",\; verted arrivent (JalkJ La Liivre) rivlere qui refoit

toatu led eaux (Jed lacd ci-hautJ eLLu coulent Longtempd dalUJ de miler a
/'autre et c Jedt addez CarlellX (Je voir (Jand La mime rivlere) (Jed ealt.X (Je

(Jifjerented couLeurd,' cheminer a cote led aned (Jed autred dalUJ de meier

qu 'apr&:! avoir parCOllrtl pLU.dleUrd miLled.

AqWJi attri/JUer ced differented couleurd (Jed eall..,1; de certailUJ lacd 1
Je ne daUralJ en (Jonner Ia caUde I &t-ce (J{{ a La gran(Je projon(Jellr (Je

ced Lacd) ou a leUrd jondd cakaired 1..

TraIJiUlX iJe fa jamille et epreuve.:l

Lordque m&J en/antd jurent tOlM grandd et capabled oe travaiLlel)

noUd jimed beaacoup o'ouvrage a Ia mauon} deuU. NOl£.1 prenwlUJ peu
o'itrangerd pour /lOUd awer all..,1; travatl..,\; de Ia terre. W fiLled comme led

hommed avaunt Leur place partoutJ eLled jalJaient (Je La terre neuve,
herdaient avec led baujd, awaient l1. jaire Ie join, Iu ricolted) L'arrachage

(Jed patatedJ Le battage du grain) Le preddage du joinJ Ie,} doill'} Oed

74 I C HAP I T REI



animaux, thiver. .. NOllcf aVOl1d fait au-defa de cent tonned de loin, recolte

1500 a1600 minotJ de graind, arrache 500 a600 poclJeJ de patateJ, 15a
20 tonned de bli d'lnde, coupe thiver, a fa machirle, Ie /ourrage neceJdaire

pour hiverner 45 a50 tEted de bitai! et 10 a 15 cochow. J'hivernau ced

demierd au Me d'lnde hache, trempe et meti avec un peu de moutie...

Led /emmu trouvaient encore Ie tempd oe /iler fa faine de 20 a25
moutond, avec laquelLe e!!u /auaient de {'eto//e, de la /laneLle pour

habiller fa /amille, ded drapd et couvertured de litd, l,)oire meme, ded chliled,

juped, bM et challcfdo/M... dand ouMier ded mitained trlcoteed bien epauded

et chauded.

Mo~ /avau fa tache de /aire !ecJ douLieN de bIXu! et !ecJ mitained de

cuiI' ou de chevreuil, et led rapiecer en tempd et lieu j ouvrage qui me

caUdait, par/ou) bien ded ennuu. Pendez donc I... ChaU.<fder huil granded
I / _. " Iperdonned ,... et Le.J pieCed ....

TolU! led hijJerd, en alfant aBuck.ingham) chercher led provuWn.<f et

marchandued dont noUd aviond bedoin pour tannee, je dedcendau ded

peau"l:: de bIXu# pour led /aire tanner en rouge OU en nolr. On empi£Jyait

ced derniered pour riparer nod attefaged, !ecJ rouged pour led dOldierd. Nou.<f

/aldWI1.<f pMdablement de targent avec nOd produild et led charroyaged que

nOUd entreprenw/M deJ marchandd de boi.1 pour alimenter leuI'd chantiero,

maid nOll.<f en dependlond aUMi beaucoup pour acIJeter led dif/erentd

iwtrumentd agricoleJ dont IWlU! avwILJ bedoin, JatM compteI' led rJoitured

d'hiver et dete. .. pLuduurd cIJerJaLl.-"C, bete.; acornu .. NoU<! n arJwnd run) if

/a!!ait bien /aire led oepended neceddaired. AUddi, on eut dit que la

PrOrJidence oanJ ,Jed decretd dirJind, elit vouLu nOUd /aire padder par le

crelldet ded eprelllJed: nOlLd perditnu plll.cJuurd cIJerJallX de prix que noU<!

dt1med remplacer. ToUd Led and) noUd perdiond, deux, trou) quatre

cherJaux, ded rJacIJu.. Un ete, len ai perdu )UcJqu adl..,"C j dand parler deJ

veaux, poufai/M, cochow, vofaifled... Y ad-iL manque de doin) negligence

de notre part 1... Non j nOUd etiond trop intereMed) trop doucieux de

COnderver ce qlie IWUd aVWnd .qagne arJec tant de peine. NOUd n arJond pM

ete!e.J deu& a paJder par !ecJ epreurJed. Grand Iwmbre de coLon.<f ont eu led
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Un autre Jean Rivar(J

Leurd, et iu etaient moinr1 capabLed que nOUd, pecllniairement de Led

dupporter.

I CHAI'ITRE 176

DanJ Le recit que je "ienJ de fa ire de notre "ie de colon danJ Le Nord)

je did ded chOded utiLed et inutiled, intereddanted et pell intereddanted) maid

aU.ddi combien j'en paJde dOl14 diLence qui auraient bien pu a"Olr Leur place

ic~ dtje n 'etaid paJ dija trop "mg. Tout ce que je did edt "rat et "ecu.

Ce dont ded dOU"enlrd que je "ell..,\; lauder a med enfantd et petitd

enfantd qu 'iu pourront Lire quand je duai parti pour fAll- deLa. Led

prem.ierd, temoinJ ded faitd rapportiJ; ce clera pour eux) llne reminucence

ded jourd paJJiJ qUl'1d n 'ou6Lieront jamau, ayant ete Led acteurd du dralne

"ecu doni je parle. Led autred de"ront alMdi Lire a"ec intedt Led faitd oil

Leurd parentd et grandd- parentd dont Led perdonnaged reeld d'un drame

pLlM ou mow important, mau "eeu. .

On fait de Jean RifJard) Le di/richeur, un herod: cependant, don

hutoire ut un roman, bien eerit dano dou.te, mau ce herod edt de pure

imagination, c 'edt un perdonnage fictif.

Je ne "eux pad me comparer a Lui, et me faire paJder pour un

herOd;je crou pourtant, que peu de cofonuatellrd, dano Led conditiond oit je

me dUU trou"i, et IJU Le centre OU j'aLLau operer, ont eu "l terneriti de fa ire

une entreprue comlne ceLLe que /ai faite moi-mime. Aujollrd'hui que Led

anneed -j'ai dOlxante- delze ano- et lUI Labellr penwLe onf emoudde med

forced et paraLYde mon courage, et que je cOllnau Led peripetied par

LedqueL!e.J je dUU padd~ je me du: « if m)a faLLu un courage de ft"<JIl) une

lJoLonti de fer, une perJelJerance a toute ipreulJe) pour lJaincre, dllrnwnter,

bruer toud Led inconlJenienfd) Led obdtacLed que j'ai rencontred. /lfed

enfantd) ma femme et mOL) connaUdond deuu Led phaded difficiLed par

!e.JqueL1ed noUd dommeJ pa.Jdeed. »



LES PREMIERS ARRIVANTS
Vers la fin du XIXe siecle, la colonisation se fait tres lentement dans Ie
canton de Kiamika. La population s'accroit faiblement, la seule voie
d'acces, Ie chemin Chapleau, dont l'etat est lamentable ne suffit pas pour
maintenir Ie mouvement de colonisation. De plus, la presence d'un cure
resident au Rapide- de-l'Orignal incitera les colons a s'y etablir.

Les premiers colons a s'etablir chez nous devront faire preuve de
beaucoup de courage et de determination pour surmonter toutes les
difficultes rencontrees. II est important de citer les premiers a s'etre fIXes
a Kiamika. Une partie des renseignements qui suivent est extraite du
volume sur l'histoire de Saint-Gerard-de-Montarville, ecrit par X en
1907.

Tout d'abord, Gerard Benoit, fils de M. PE. Benoit, s'etablit sur
les lots en face de la Ferme-Rouge en 1884. C'est lui qui eut l'honneur
de donner son nom a Ia paroisse. Apres quelques annees, renonc;ant a
s'etablir dans Ie canton de Kiamika en raison du manque de voie de
communication adequate, il vend sa propriete a M. Bock de Sainte
Anne-des-Plaines. II defrichera ces lots et, quelque cinq annees plus
tard. il vend la ferme a Louis Briere de Saint-Jerome qui y installe
David Labelle qui avait epouse sa fille Marie- Louise. Deux ans plus
tard, Delphis Briere, Ie fils de Louis, s'installe pres de son beau-frere.
Tous deux sont a l'epoque proprietaires d'une ferme comprenant les lots
15 a 21 du rang 4 et des lots 15 a 19 du rang 5, du canton de Kiamika.
Cent acres sont en culture.

A l'automne 1884, venant de Chambly, Joseph Guerin, accom
pagne de deux de ses enfants, prend possession des parties des lots 9 et
10 du rang 5 situees a I'est du lac Guerin, ainsi que des parties des lots
11 a 14 du rang 5 situees a l'est de la riviere Kiamika. D'annee en annee,
il effectuera des defrichements. En 1906, cent vingt acres sont en
culture.

Egalement, Cyrille Dumas s'installe au cours de l'annee 1885,
soit apres Ie depart de Gerard BenOit, sur des Jots en face de la Ferme
Rouge. II avait ete jusqu'alors Ie fermier de M. Benoit. M. Dumas est
decede en juin 1888, a l'age de 41 ans. 11 etait Ie frere de Napoleon.

En 1885, Noe Touchette, de Sainte-Agathe, s'etabJit sur la
Lievre. Plus tard, vers 1887, il s'instaUera dans Je rang 5, sur les parties

Un p£u i)'bi"toir£ 177



des lots 9 et 10 situees a l'ouest du lac Guerin, ainsi que sur Jes parties
des lots 11 a 14 situees a l'ouest de la riviere Kiamika.

Mgr Joseph Hercule Touchette a ecrit Ie recit des aventures de
Noe Touchette et sa famille. Ce manuscrit nous presente les details
entourant son etablissement a Kiamika ainsi que les epreuves qu'ils ant
rencontrees.

« MotkJieur et madame Noe Tow:hette avaient 12 enfantd du ,wm

de: Wilfrid, Rodrigue) HercuLe) JOdephat, ALma, Evrard) Leonie,

Henriette, Cecilia) Bernadette, Romeo et ALbertine.

Noe Touchette quitta, en 1885, Le doL hOdpitaLier de Sainte

Agathe-deJ-Monu avec ded fiu JOdephat et Evrard} aged recJpeetivement de

16 atkJ et 12 atkJ) pour venir ef 'uldtaLler efur led rived de La Luwe. N'ayant

qu Jun petit chantier pour toute habitation} iL dut Lauder Led autreef

membreJ de efa famiLIe avec leur mere a Sainte-Agathe.

Noe Touchette etait un courageu::c pionniel: L'hiver de 188~ queu

efacrijiceef dut-iL faire} abandonnant efa famiLle queLquu tempef pour aLler

di/richer un coin de terre avec efeef deu."C fiLd JOefephat et Evrard, Au

printempd de la meme annee durant Led penibLeef travaux de ceef troid

courageu.:x difricheurd} Leur petit chantler brula} ne !eur laicJefant pour tout

bien que leUI'd pLu.d VleU."C habitef qu'iu avaient mief Ie matin meme pour Ie

di/richement. Noe dut efe redigner a Lauder dand Le boid efed deux flu
JOdephat et Evrard} afin dJaLler qw!ru; a efa ruUJence de Sainte-Agathe,

du Linge et du provicJiond) pour recommencer a efe batir un abri un peu

pLw confortable.

LJhiver de 1886, it dedcendit chercher da famitk qui vint habiter

dur Leef riveef de La Lievre. IL amena toute da famiLLe a L'exception de

Wi/frUJ et Rodrigue qui etaient mariicJ aitkJi qu'Hercule, age de 18 and)

qui fut Laiefde au Seminaire Oll it etudiait La pretrue. Sa famiLLe

fabandonna allX doinef d 'une cowine du Jeane garfon) qui !e durveiLLait

pendant ded vacanceJ et qUl~ en queLque eforte, ef 'en etait chargee avec

pLauir.

ILd partirent donc de Sainte-Agathe pour rJenir dfner chez

Gonzague DUefabLan a Saint-Faudtin et de La, itd aLLerent douper et
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coudJer chez jJlf Petit Leon.ard aSaint-JOlJite. Le !endemain) i& de mirent

en route et de renoirent oiner chez M. Reno a La Conception et aLLerent

douper et coucher chez PauL Marinier; «pere» aLaheLIe.

Apred un peu oe repoJ) i& ourent) Ie lenoemain, diner chez Louu

Panneton a fAnnonciation pour Je rendre enfin chez !ed Pere.:! Jedlll"ted a
Nominingue.

Penoant que Noe Touchette de priparait ain.Jl' que da famiLIe a
quitter Sainte-Agathe -car if out fa ire encan et tout empaqueter !e Linge

qu'iL pouj)ait aj)oir heJoin-) iL adj)int Wle grodde tempete oe neige qui

hloqua Ie chemin Cbapleau) rendant Ie trajet treJ diffici!e. Noe TOllchette

de renoit it. Nominingue oan<f L'lgnoralue complete du danger qu'J courait,

ILd durent padJer queLqued mOld chez Led Pired JeJUited qui Led

accueiLLirent chaleurewement.

Pour comh!e oe rnaLheur; WI indi/)U)u aLla a/)ertir Jon fi& JOdephat,

qui etait redte aindi que don frere Ej)rard) dur La Lu/)re, en Lui ouant que

ded parentd montaient et etaient redted pru oand Ie chemin Chapleau ne

pou/)ant de renore chez Lui, JOdephat, jeune garfon oe 17 and, pru

o'inquiituoe, de oicU)a it. partir en LaUJant don frere Evrard qui n aj)ait

que 13 and, pour al!er it. La rencontre oe ded parentd aj)ec une paire de

hallfd et une «dleigh).

Ce pauvre;cune homme fit Le trajd aj)ec mJLe oifficultu, eddayant

oe traar Le chemin qu lJ parcourait afin que Jed parentd puudent y padder

conj)enahLement en /)0 iture. La neige etait dl profonoe que Led haufd

J lenfonfaient malgri LeurJ effortJ pour remonter it. La durface. Le trajet

prit tant de tempd que JOdephat manqua oe pro/)uionJ pour Lui-me,ne

et Jed hUed, JL out Led Lal'Mer Jur La route pour aLLer oemanoer a
M. Charhonneau oed pro/)uiollJ que ce oemier ne Lui refll<fa pad .. II etait Ie

propriitaire de La pLll<! proche habitation.

II rej)int donc, Le pauj)/'e garfon, emportant dur ded epauLed Le foin

pour deJ haufd. Lordqu lJ rejoigm't ced oernierd, if y en a/)att un de mort. IL

prit L'autre et continua da route apreJ L'a/)oir Laud ma/~ger et apred aj)oir

priJ Lw'-mime La nourriture oont iL a/)ait hedOl'n, JL de ren'(Jt't Le Lenoemain
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au ",iLlage oe Nominingue, rejoinore da famiLLe chez Led Pered Jeduiled.
Lordque da mere aperfllt Le pau",re enfant, n 'ayant pLu<f Oe bad ni oe
pantalfm, eLLe pLellra. Mau La paLwre femme ne de oicouragea pad. ELLe Le
doigna di bien qu 'au bout Oe qlleLqLted joW'cf, iL put re"'enir dllr Lellr fenne
Oe La Lie"'re. Apred une quinzaine Oe joUlo empLoyid it La confectwn oe
Oeu:x: traineaLt.-1: qui OefJaient de/vir au trandport ou Linge, iL retourna it

Nominingue chez M. ThibauLt fauant tOlljourd Le trajet it pieo en tirant
Led Oeu.:r traineaux. Pour re"'enir a La ferme, JOdephat a"'ait coupert Oe
poched Un tralneau afin o'y indaLLer Oed IJoLaiLLed ",i(Janted que don pere
a(Jait monteed de Sainte-Agathe-oed-1Jllontd, Leur fauant une dorte Oe
poulaiLLer afin de pOUIJOlr Led amener dur Leurfemu.

ILfit Le trajet de 30 miLled apieo a",ec da dt:£ur Leonie, jeune enfant
de 10 and. verd Le miLieu de La route, iu d'ardterent pour de repoder et
manger. JOdiphat dut /appro",uionner O)une tente de toile pour y enfermer
ded pouLed auxqueLLed it Oonna Oll grain ourant Leur arret. JOdiphat
oemanoa it da jelUu dt:£ur di eLLe etait fatiglli!e.

-Non) riponoit-eLLe.
- Pourrau-tu faire autant que mOl car/ai bien hate o'etre renoue.
CeUe Jeane enfant a"'ait hate de "'oir don frere E(Jraro qui etait

redti deuL it La mauon. Lordqu'iif arri",erent, Le jeune garfon fut tred
heureux de voir arri"'er um compa..c;ne de doLitude car JOdiphat ne oe",ail
pad redter Longtempd alJec ellX.

IL Led Lauda apred queLqued jourd et if retollrna chercher Led autred
it Nominingue. Led m,aLheureux parentd de cu liz/ortllnid elz/antd itaient
terrihLement inquietd deux car iif de",aient marc/ler 30 milled aLord qll)ilJ
n 'itaient pad habiluid aune dt Longue marche et a tOlld Led danger.:J de La
route.

Lordque JOdiphat relJint, iL Led raddUra dur Leur dort en Leur duant
qu'iu a"'aient bien fait La route et que Led enfantd Uonie et ElJrard) laudid
dur Ia fenne) itaient tru bien. JOdiphat chargea un traineau de tinge et
L'autre oe deux fiLLettu: Cecilia /igie de 4 and et Bernadette, 2 and. IL
remonta dur Leur fenne a",ec da diEUr ALma) agee de 15 an<f qaifit Le trajd
apied avec JOdiphat et Leur pere Noe Touchette qUl~ Lui alldd~ de rendit dar
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la fernu a/.!ec dU enfantd} lai:Mant da femme toute ip/orie avec ded deux

enfantd Henriette} 8 and} et don jeane bibe Romeo. Ma pLume n 'ut pad

capable o'icrire La peine qu 'a eprouvie cette femme oe /.!oir partir dOll mari

et ded enfantd un aun dachant queLLe midere iu avaient ade renore faidant

trente milLed dont di.-r dur La riviere de La Lievre qllano La gLace edt

quefquefou trompellde en mard.

Lordque Lionie et Evrard, lauded dur La fernu} Le<J ont pu /.!enir dur

La riviere, a une didtance d-a peu pred deutC miLled, iLJ n 'ignoraient pM Le

danger que Leurd parentd couraient dur cette gLace traltredde. Ce qui Led

inquiftait Led pauvred petitd, c 'edt qu 'ild croyaient que Leur pere ne pouvait

pad ahorder La glace qui laiddait Le bord par endroitd. MaLgri Leur jeUne

age, ild eurent L'wie (}'aLLer jeter dur Le bord de La glace queLqued houtd de

hou qui derviraient a lu dauver; ild d'aperCel)aient que la glace pLiail dOlld

Leurd pad) aLord itd condtrlluirent un pont} afin de permettre aux

voyageur,} de monter dur La terre. Sand ce pont dauveur, La riviere Led

aurail tOll.:! eng/outu. Noud pOUVOI1A1 imaginer Led doupird de doulagement

qui d'ichappirent oe La poitrine du cOllragelkl: pionnier Noi Touchette

aindi que don fild JOdiphat qui riaLuaient Le danger oont auraient iti

vlctinud eux et tOll.:! Le<J jeUned enfantd.

A La fin oe mard} it itait trop tard pour retourner chercher ceux

qui itaient rut&i aNominingue chez Led Pered J&iuited. La neige fondit et

L'eau I1wnta condiJirahLement. Ce n'edt qu'en juin 1886 que lJ1me Noi

TOllchette put rejoindre da famiL1e qui de trouvail a/ord riunie. 1maginond

La joie /ordque la mere an'iva avec ded dell."'C enfantd" Henriette et Romeo,

mau aLUMi queLLe peine en Led apercevant tout couvertd oe pl"qltred de

mouched dont ild itaient divor&i.

Ce n 'edt qu 'apred L'arrivie de La mere que commenfa La /.!ie d'une

brave famiLLe oe cuLtivateurd divouie au doL, qui ne manquait paJ de

charme malgri touted Led mUered enduried et L'ennui qu'ild iprouverent}

uolb Oan.d une foret oil Le pLuJ proche vouin itait a une didtance oe dl.x

mitLe<J emiron.

Cependant, iLoignid de tout, iu ont manqui de provuiond dand

pour ala manquer d'ar..qent.lu ont paddi une demaine avec de La citrouiLLe
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et du pain qu'i& n 'ont jamau manque. PLlM tard, une quinzaine de jourd

aLa jricaddee de pOi.MOnd mau toujourd du pain. Noe Touchette ne pou~ait

de procurer ded prMuiond que dand Led compagnied de bou L'hi~er.

RiaLiJond La trtdtedde qu 'iprou~erent Le pere et La mere de ne pou/loir

donner autre chode a Leurd enjantd qltl~ m.aLgre tout, en ricLamalent.

QueLque tempd pLUd tard, Noe Touchette dut condulre da jemme a Saint

Sau~eur-ded-Montd chez don ji& Wt'Lfrid, Ce jut ane cmeLLe epreu~e pour

cette mere d'abandonner encore une jou ded enjantJ, Noe rerint au milieu

de ced dernierd qui d'ennuyaient de Leur mere. Cel1e-ci rerint queLqued mou

pLlM tard arec une Jeane bib~ Athedine, quijut une Joie pour theureta

pere et led enjantd.

Au courd de fete 188'7- Le courageu-<-\; pionnier d'ifldtaLLa dur ltJU

terre pLlUf pred du chemin et pLlM bad. Ce terrain appartenait aupara/lant

a ded gefld de Charn1JLy qui de decouragerent et rendirent Leur terrain a
Noe Touchette qui en prit POddeJdion alUfdit8t Libre. La rie jut grande pour

Led enjantd qui d'imaginaient etre pLUd jaciLe a prendre Le chemin de

Sainte-Agathe, /i& /ennuyaient trop.

Apred queLqued anneed paddeed a combattre La mldere, quand

L'auancejit don apparition, Led ipreureJ d'un autre cotecommencerent. En

juiLLet 18!}(i Led onded peifwed dtt KiamiJca eng{mdi,JJaient Romeo, jeune

garfon de !J and et un pea pLlM tard, La crueLLe diphtirie Leur enLerait

Bernadette, jeune jiLLe de 14 afld. En juiLLet 1!JO~ Errard, marie depuu

queLque tempd, de jauait tuer au pont de Ferme-Rouge, a/ord qu'iL itait

ourrier et qu'iL tra/laiLLait dur 1e.J echajaudd, quand ceux-ci d'ecrolll.erent

entramant dafld Leur chute Le maLheureux Errard, Lai,1Jant pour pLeurer

da pede da jemme et un ji& age de queLqueJ mOld et toud deJ parentd.

QueLLe peine pour ceux-ci de /Joir l.eurd ji& di crueLl.enunt jrappe.

lid ne d 'en cOlldoLerent jamaiJ. Cette peine ajjecta particuLiirement da

mere qui en redta maLadire. Un an et un mol.J pLlM tard, Mme Noi

Touchette, nee CeLina Forget mcurt Le 21 aoilt 1!J04. ELLe tomba

dubitement paraLYdie en paquant aded occupatiolld et n ajamaiJ repriJ

connaudance. ELI.e jut inhumee Ie 23 au milieu d'une Joule qui La dep/orait

parmi LaqueLLe etaient don mari et ded enjantd.
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En 1909, le 21 juin, araient Lieu fed funeraiLled de Noe Touchette,
ancien brare pionnier oe Saint-Geraro oe Kiamilca. Apred une Longue
ma!adie, qui !ai.cfdait preroir Ja /in prochaine) iL Lauda pour le pLeurer
neufenfantd :

HercuLe: Chanoine et cure de Ca.1deLman
Wilfri1: MaUre oe poJte aMont-Laurier
Rodrigue: Marchand de Sainte-Agathe-du-Montd
JOdephat: CuLtirateur Jur La terre patemeLLe aKiamilca.
Leonie: Mme H. Gauvreau, agent de L1nternationaL Hon<fter

aMont-Laurier
ALma: Mme J. DumoucheLle) cuLtivateur danJ rOU£Jt
Henriette :Mme P Paradu, cuLtirateur Jur La Lievre
Cecilia: Mme H. BuailLon, menuuier aKiamika
Albertine :Mme A. LaLLier, cuLtirateur Jur La Lievre

En 1926, iL ne reJte de toute cette brare famdle que: HercuLe,
Rodrigue, Wilfrid, JOJepha4 Leonie) CeciLia et Henriette. »

En 1886, Victor Dufort de Montreal prend les Jots 13, 14 et 15
du rang 6. Profitant du magnifique pouvoir d'eau de la riviere Kiamika a
cet endroit, il y construit une scierie et un moulin a moudre. II n'y
def'richera qu'une superficie de trente acres pour la culture, consacrant
plutot ses activites aux industries de sciage et de moulange.

En 1887, Hyacinthe Maille, pere, s'approprie les lots 11 et 12
dans Ie rang 6. L. Boisclair s'etablit sur une terre en bordure de la
riviere Kiamika, sur les lots 27 et 28 du rang 6.

Venant de Saint-Andre Avellin, Pierre Lacasse s'installe en 1887
sur les lots 19 et 20 dans Ie rang 6 et sur Ie lot 18 du rang 7. En 1907,
au-dela de cent acres sont en culture. Il est egalement proprietaire des
lots 15 et 16 du rang 5 du canton Bouthillier, 6eneficiant d'un pouvoir
d'eau pour l'operation d'un moulin a scie et operant un magasin qui y est
construit. II avait acquis cette derniere propriete de Honore Poitevin.

Au cours de I'annee 1888, deux nouveaux colons atteignent notre
contree; Thomas Fortin s'etablira sur la rivihe Kiamika sur Ie lot 40 du
rang 7 et Jos Gaudreau prendra les lots 29 et 30 du rang 6,
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L'annee 1889 amene Patrick Maille qui s'instalJe sur la riviere
Kiamikaj Isidore Carriere qui prend le lot 31 du rang 6 j Alphonse
Lacasse qui s'etablit sur les lots 19 a 22 du rang 7.

Cannee 1890 amene J.-B. Tessier qui occupe un lot sur la riviere
Kiamika; Joseph Deschamps qui amenage sur les lots 29 et 30 dans Ie
rang 7 j Casimir Valiquette qui s'etablit sur le lot 26 dans Ie rang 6 j

Charles Sarrasin qui acquiert les lots 35 et 36 dans Ie rang 6, et 1sai'e
Poirier qUL choisit la demi-nord du lot 48 et Ie lot 49 dans Ie rang 6.

L'annee 1891 va it arriver sept familles, soit, entre autres,
Napoleon Dumas qui s'installe sur la Lievre sur les lots 25 et 26 du
rang 4, Thomas Garneau qui s'empare du lot 31 dans Ie rang 7, Auguste
Turcotte qui opte pour Ie lot 33 dans Ie rang 6, ainsi que Napoleon
Charette qui s'etablit sur la Kiamika, sur Ie lot 34 du rang 6. Egalement
en 1891, Francis Charbonneau s'accapare du lot 34 dans Ie rang 7; par
billets de location, iJ obtiendra en 1899 Ie lot 35 du rang 6, et en 1901,1 e
lot 27 du rang 7.

En 1892, Mme Delphine Lacasse viendra s'etablir sur la
Kiamika; Hormidas Daoust, sur la Lievre, sur les lots 12, 13 et 14 du
rang 4; Aristide Bock s'installe egalement en 1892 sur la Lievre, il
possede neuf lots, dans le rang 4; dans la meme annee, Cyrille Latreille
amenagera sur Ie lot 39 dans le rang 6 et Joseph Marier achetera de
Alphonse Lacasse, fils, Ie lot 19 dans Ie rang 7. Hyacinthe Maille, fils,
optera pour les lots 9 et 10 du rang 6.

Au cours de l'annee 1893, on voit arriver huit families et en 1894,
sept.

Selon Ie rapport annuel du cure Augustin Desjardins, en 1895,
on peut compter cinquante-trois families avec une population de 271
ames.

Au debut de l'annee 1898, le cure Augustin Desjardins recensera
taus les membres des familles qui se sont etablies sur les rivieres
Kiamika et du Lievre, du rapide Wabassee jusqu'a la Ferme-Neuve.

A partir de ce document qui a ete reproduit integralement par
Luc Coursol dans Ie Tome I de l'histoire de Mont-Laurier, nous avons
retranche, au meilleur de notre connaissance, les noms de ceux et celles
qui sont venus occuper les territoires municipal et paroissial de Kiamika.
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COLONS ETABLIS SUR LA
RIVIERE DU LIEVRE

LARIVEE, Joseph, 35 ans, marie it

BOYER, Marie, 37 ans
Les enfants: Joseph. LO ans - Aurore. 6
ans - Marie-Anne, 4 ans - Helena, 2 ans 
Albert, 3 mois.

LESSARD, Napoleon, 37 ans, marie it
LAVERDURE, Arthemise, 35 ans
Les enfants: Ferdinand, 18 ans 

Adelard. 14 ans.

LACASSE, &louard, 36 ans
Les enfants: Celina, 8 ans - Andre, 4 ans
- Albina, 3 ans.

LACASSE, Joseph, 26 ans, marie a
LACASSE, !v1arie-Laure, 20 ans
L'enfant: Blanche-Aurore. 8 mois.

BOYER, Olivier, 26 ans, marie it
PAPINEAU, Olympia, 27 ans.

WABASSEE

TOUCHETTE, Noe, 58 ans, marie a
FORGET, celina, 5L aos
Les enfants: J osephat. 28 ans - Evrard,
23 ans - Leonie, 2L ans - Henriette, 19ans
- cecilia, 15 ans - Bernadette. 13 ans
Albertine. 9 ans.

GuERIN, Joseph, 58 ans, marie a
EVANS, Marguerite, 56 ans
Les enfants : Samuel. 29 ans - Blanche,
25 ans - Marie-Therese, 21 ans - Eugenie.
19 ans - Maurice. 17 ans.

VALIQUETTE, William, 38 ans, marie it
LEGAULT, Mathilde, 34 ans
Les enfants: Edmond. 8 ans - Aime, 7
ans - Georgiana. 4 ans Donat, 2 ans 
Anna. 9 mois.

VALIQUETTE, Magloire, 85 ans, marie
it McGREGUER, Marie-Louise

CHARRON, Chades. 29 ans. marie a
TESSIER, Oleose, 22 ans
L'enfant: Clemence, 8 mois
• TESSIER, Alexandre. 12 ans.

PORTELANCE, Albert, 37 ans, marie a
BEAUDRY, Emma, 28 ans
Les enfants: \Vilrrid, lOans - Emile. 9
ans - Orner, 8 ans - Alexina. 5 ans 
Alfred. 4 (Ins - Malvina, 4' <ins - Gloria, 3
ans.

VALIQUETTE, Hermenegilde, 45 ans,
marie a CHARRON, Marguerire. 38 ans
Les enfants: Raphael. L7 ans - Olivier,
IS ans - Charles. 13 (InS - Felecire, II ans
- Hermel1egilde, 8 ans - Joseph, 7 ans 
Virgin ie, 6 ans - Henri, 2 ans.

NADEAU, Theodore, 40 ans, marie a
McKANABE, Mary-i\nn. 4] ans
Les enfants: Thomas, 14 flns - ,Mary
Ann, 13 ans - Louise, 10 ans - Georges, 6
ans - Johnny, 5 <lns.

McKANABE, Thomas. 68 ans, marie a.
WAPPE~TJ-IOSSEKOUE

(CAMERON), Philomene. 65 <lns
Les enfaots: Isabelle, 3] ans - Jean
Baptist·e. 28 ans - Marie, 25 ans .
Abraham, 24 ans.

LAMOUREUX. Frant;ois, 54 ans, marie
a BIGRAS, Josephine, 60 ans.

CAMPEAU, Michel, 55 ans, marie a
LAMOUREUX, Cordelia, 33 ans
Les en£a.nts : Cordelia, lOans 
Marguerire, 7 ans - Julienne, 5 ans 
Delima, 3 al1S - Diana, I an.

LAUZON, Joseph. 53 al1S, marie it
HUBERDEAU, Delima, 46 ans
Les enfants: Joseph, 27 ans - Jules, 23
ans - Malvina, 21 ans - Marie- Louise, 18
ans - Fernand, 16 ans - Helene, 15 ans
Alcide, 11 ans - Delia, lOans - Aime, 7
ans - Rosalie, 6 ans.
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CONSTANTINEAU, Isaac, 32 ans,
marie a HUBERDEAU, Helene, 38 ans
Les enfants: Emmanuel, 5 ans - Calixte,
3 ans - Bernadette, 2 ans.

AUTOURDELA
FERME-ROUGE

VERMANT, Victor

BISAILLON, Zenophile, 47 ans, marie 11

LABELLE, Eulalie, 46 ans
Les enfants: Ovila, 18 ans - Alderic, 16
ans - Alphonse, L4 ans, Mane-Louise, 12
ans - Rosanna, 10 ans - Annie, 8 ans
Joseph, 5 ans - Philibert, 1 an.

THERIAULT, Zacharie, 67 ans.

DUMAS, Napoleon, 50 ans
Les eofants: Annie, 20 ans - Aurore, 1L

ans - Joachim, 8 ans.

LABELLE, Joseph, 40 ans, mane a
LABELLE, Hennette, 62 ans
Les enfants: Alphonsine, 23 ans 
Napoleon, 21 ans.

MAJUER, Aldene, 29 ans, marie a
LABELLE, Donna, 28 ans.

BRISEBOIS, Porphire, 28 ans, marie a
SAUCIER, Caroline, 22 ans.
BISAILLON, MoYse, 53 ans, marie a.
LANCT6T, Denise, 46 ans
Les enfants : Ferdinand, 23 ans - Emile,
21 ans - Adelard, 20 ans - Joseph, 15 ans
- Alfred, 14 ans - Maria, 2 ans.

PILON, Alexis, 31 ans, mane a
DE REPENTIGNY, Elisabeth, 27 ans
Les enfants :Albert, 6 ans - Rosianne, 5
ans - Antoinette, 2 ans - Joseph-Ernest, 1
mOls.

LABELLE, David, 28 ans, marie a
BRIERE, Marie-Louise, 33 ans
Les enfants: Jules-Eaouard, 4 ans-
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Marie-Flore, 21 mois - Joseph, 6 mois.

BRIERE, Delphis, 38 ans, marie a.
BRIERE, Delima, 36 ans
Les enfants: Valentine, 18 ans - Henn,
12 ans - Bernadette, 9 ans - Antoinette, 4
ans - Virgin ie, 2 ans.

PAQUETTE, Jean-Baptiste, 22 ans,
marie a. DUQUETTE, Melodie, 20 ans
L'enfant: Romeo, 5 mois.

DAOUST, Hormidas, 39 ans, marie a.
LEFEBVRE, Josephine, 36 ans
Les enfants: Ovila, 15 ans - Delia, 14 ans
- Ma.rguerite, 12 ans - Angelina, lOans 
Annie, 6 ans - Chnstiana, 4 ans - Mane
Ange, 1 an.

LAMOUREUX, Mo'ise, 28 ans, mane a
MARIER. celina, 25 ans
Les enfants: l'Aarie- Louise, 5 ans 
Moise, 3 ans - Anna, 1 an.

BOUCHER, Israel, 39 ans, marie a.
CHARTIER, Julie, 52 ans
Les enfants : Israel, 17 ans - celanie, 14
ans - Arthur, 12 ans - Geroges, 7 ans.
lis sont arrives de Postdam, N.V. Ie 15
fevrier 1897.

COLONS ETABLIS SUR LA
RlVIERE KIAMlKA

LACASSE, Pierre. 39 ans, marie a
GRAVEL, J osephie, 37 ans
Les enfants: Willie, 14 ans - Delphis, II
ans - celina, 7 ans - Cordelia, 5 ans 
Telesphore, 8 mois.

LACASSE, Alphonse, 56 ans. marie a
AMYIOS, Sophie, 59 ans.

LACASSE, Rodrigue, 22 ans, mane a
LACHAINE, Emma, 23 ans.

LACHAINE, Noel, 47 ans, marie a
BAZINET, Zoe, 46 ans



Les enfants: Alphonse, 16 ans 
Hormidas, 15 ans - Arc;ada. 7 ans 
Ntarie- Louise, 3 ans.

MAILLE, i\'lichel. 59 ans.

LECLAIR, Alphonse, 43 ans. marie it

LAUZON, Angelina. 45 ans
Les enfants : Hedwilda, 21 ans - Maria,
13 ans - Rosadolphia, 8 ans - Leopold, 7
ans . Evrard, 9 mois.

BOISCLAIR, Louis, 46 ans, marie a
PAQUETTE (dit VALADE), Olive. 39
ans
Les enfants: Antoinelte, 19 ans 
Gedeon, 14 ans - Adele. 13 ans.

LACHAINE, Treflle, 29 ans, marie a
VAILLANCOURT, Angelina, 28 ans
Les enfants: Arthur, 8 ans - Rodrigue, 4
ans - Armanda, 3 ans.

VALIQUETTE, Casimir, 29 ans, marie a
BAZINET, Donalda, 25 ans
Les enfants: Henri. 8 ans . Joseph,S ans
- ExJia, 4 ans . Dorina. 2 ans - Donalda,
1 mois.

LACHAlNE, Joseph, 27 ans, marie a
LAROCQUE, Marie-Louise, 21 ans
L'enfant: Eva, 2 ans.

GAUDREAU, Joseph, 60 ans, marie it

CONSTANTlNEAU, Delphine, 46 ans
Les enfants: Georges. 15 ans - Fran<;ois.
14 ans - Malvina, [2 ans - Amelis, 9 ans 
DeLma. 8 ans - Julie, 6 ans - Edmond, 2
ans.

FORTIN, Thomas. 64 ans. marie a
CHAMBERLAND, Rosalie, 63 ans
Les enfants; Amedee, 24 ans - Claudia.
20 ans.

DESCHAMPS, Joseph. 35 ans, marie a
FORTIN, Marie, 33 ans
Les enfants: Louis, 13 ans - Romeo. 12
ans - Noe. 7 ans - Joseph, 4 ans - Marie-

Louise, 2 ans - Auguste, I an.

CORRIVEAU, Joseph, 55 ans, marie a
BEAULIEU, Clementine. 51 ans
lis sont arrives de Montre<d Ie 4 juilJet
1897.

CHARBONNEAU, Fran<;is, 37 ans,
marie it LAJOIE, Albina, 34 ans
Les enfants: Alice, 11 ans - Ludger, 7
ans - Pierre. 5 ans - J\'\arie-Anne, 6 mois.

CHARBONNEAU, Fran<;ois. 68 ans,
marie a BELISLE, Solomee. 65 ans.

CHARBONNEAU, Joseph, 36 ans,
marie it VALIQUETTE, Malvina, 22 ans
L'enfant; Joseph, 1 an.

LACASSE, Fran<;ois, 30 ans, marie a
DUBOIS, Delphine. 20 ans.

LACASSE, Alphonse, 32 ans.

MARIER, Joseph, 30 ans, marie a
CHARTIER, Alphonsine, 24 ans
Les enfants ; .Maria Lacasse, 3 ans 
Henri-Romeo, 1 an.

PAUZE, Joseph, 31 ans, marie a.
CARRIERE, Melina. 29 ans
Les enfants ; Bernadette, 8 ans - Emma, 6
ans - Ermene, 1 an.

DESABRAIS, Frederic, 35 ans. marie a
ROGERS, Sophie, 23 ans.

GAUTHIER, Fran<;is, 35 ans, marie a
VALIQUETTE, Domitilde, 35 ans
Les enfants; Clementine, 14 ans - Azilda.
13 ans . avila, II <Lns - Maria, 10ans
Delima, 8 ans - Rosa, 7 ans - Evangelina,
3 ans.

TESSIER, Fran<;ois-Xavier. 44 ans,
marie a LEGARE, celina, 43 ans
Les enfants: Delivia, 19 ans - Clara, 16
ans - Xavier, 14 ans - Marie-Louise, 13
ans -1Vlarie-Anne, 10 ans - Valentine, 9
ans - Diana. 7 ans - Delmine, 5 <Lns -
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Dieudonne, 3 ans - Theophile, Lan.

LAROCQUE, lVledard, 32 ans, marie Ii.

DESORMEAUX, l\Ilarie, 29 ans
Les enfants: Alexandre, 8 ans - l\Ilarie
Louise, 2 ans - Rosa, I an
• DESORMEAUX, Joseph, 22 ans.

DAOUST, Moise, 71 ans, marie a
LANGLOIS, Julie, 63 ans
L'enfant: Anastase, 27 ans.
IIs sont arrives de Saint-Emile de
Chertsey Ie 8 octobre 1897.

DAOUST, Maxime, 31 ans, marie a
PAUZE, Elodie, 33 ans
Les enfants: WJfrid, 9 ans - Valentine, 7
ans - Agnes. 2 ans,

POIRIER, lsale. 54 ans, marie a.
TESSIER, Cleophee. 55 ans
L'enfant: CyrilJe, 27 ans,
• TESSIER, Maria, 12 ans
• TESSIER, Joseph, ]] ans.

LAROCQUE, Augustin, 26 ans, marie 11
POIRIER, Antoinette. 16 ans.

ROCQUEBRUNE (dit LAROCQUE),
Louis, 57 ans, marie aPAQUETTE,
Rose-de-Lima, 53 ans
Les enfants: Osias, 23 ans - Donat, 18
ans - Antoine, L6 ans - Alcide, 15 ans
Rosanna, 12 ans - Delia, 9 ans - Martlal,
7 ans.

BEAUDRY, Ovide, 35 ans, marie Ii.
ROCQUEBRUNE (dit LAROCQUE),
Don:Jda. 25 ans
Les enfants: Dorina, 3 ans - Delia, 3 ans
- Almanda, I an.

FILIATRAULT, Pierre, 28 ans, marie Ii.
FORGET, Donalda, 24 ans
Les enfants: Exoride, 2 ans - Romeo, 1
mois.
lis sont arrives de Saint-Sauveur Ie Ier
avril 1897.
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LATREILLE, Cyrille, 55 ans, marie a.
FORGET, Azite, 44 ans
Les enfants : Hormidas, 21 ans - Merilda,
]8 ans - Julie, 13 ans - Bernadette, 9 ans 
Auguste, 7 ans - Yvonne, 5 ans - Donat, 3
ans - Emma, 1 an.

THERRIEN, Adelard, 38 ans, marie a
GAUTHIER, Aleas, 33 ans
Les enfants: Ermine, 13 ans - Anna, II
ans - Charlemagne. ]0 ans - Henri, 8 ans 
Adelard, 2 ans.

HUGHES, John, 39 ans, marie a
L'ECUYER, Eloi'se, 34 ans
Les enfants: Annie, 11 ans - Therese, 10
ans - Bertha, 8 ans - Georgie, 6 ans 
Willie, 4 ans - Dieudonne, 2 ans,

DESROSIERS. Joseph, 46 ans, marie a.
TESSIER, Marie, 37 ans
L'enfant: Willie, 17 ans,

LACHAINE, Joseph, 55 ans, marie a.
COUSINEAU, Rose-de-Llma
Les enfants: Rosina, 28 ans - Joseph, 20
ans - Maxime, L5 ans,

SARRAZIN, Charles, 50 ans, marie a
PROULX, Marie, 38 ans
Les enfants: Angelina, 19 ans - Almanda,
13 ans - Agnes, 11 ans - Dorimene, 4 ans,

CHARETTE, Napoleon, 43 ans, marie a.
TURCOTTE, Edmire, 45 ans
Les enfants: Marie Turcotte, 16 ans
l\Ilarie-Blanche Turcotte, 8 ans,

LAFRAMBOISE, Joseph, 60 ans
LAFRAMBOISE, Cyril Ie, 28 ans,

TURCOTTE, Auguste, 36 ans, marie a.
GARL'ffi.AU, Marie, 36 ans
L'enfant: Marie-Anne.

CARRIERE, Isidore, 38 ans, mane a.
BRUNET, Olympe, 38 ans
Les enfants: Arthur, 15 ans - Clara, 13
ans - Patrice, 11 ans - Hermenegilde, 9



ans - Israel, 7 ans, Thomas, 5 ans 
Maggy, 3 ans - Augustin, 2 mois.

FILION, Adolphe, 38 ans, marie a
CHARTIER, Georgiana, 30 ans
L'enfant: Theresia, 8 mois
• MEUNIER, Lucie, 78 ans.

CHARTIER, Ignace, 53 ans, marie a
HEBERT, Ocl:avie, 51 ans
Les enfants: Ferdinand, 28 ans, William,
20 ans - Maria, 18 ans - Anna, 16 ans
Rosanna, 14 ans - Geoffroy, 11 ans
• HEBERT, Emilie, 45 ans.

GARNEAU, Damase, 27 ans, marie a
CHARTIER, Octavie, 22 ans
L'enfant: Octavie.

GARJ.'l'EAU, Pierre, 62 aos, marie a
DESMEULES, Josephine, 60 ans

GARNEAU, Thomas, 38 ans. mane a
SIROIS, Julie, 47 ans.
Les enfants; Philomene, 17 ans 
Angelina, 16 ans - Clerilda, 15 ans
Augustin, 12 ans - Louis, 6 ans.

BOISCLAIR, Moise.

PELLETIER Auguste.

PROULX, Edouard.

LES I'REI\\lERS COLONS ,\Y';\I\'T OBTEl'iLJ DES TITRES L1::GAUX
SUR I.E TERRITOIRE OL CANTON DE )(1:\;\-lIKA

DATE NOMS LOTS RANG

18 juin 1879 Gustave Lalonde 9-10 6
2 avril 1884 P.B. Benoi'tl 7-18-19-20-21 4
IS avril 1885 Basil Lucien BenOit 15-16 4
2 mars 1886 Damien Etu 49-50 1
6 septembre 1887 Pierre Bohemien 15-16 5
6 septembre 1887 Ferdinand Villeneuve 17-18 5
6 septembre 1887 Ariste Bock 4l-42 2

19 5
22octobre 1888 Joseph Lacasse 21 6
22octobre l888 Rodrigue Lacasse, perc 22 6
22octobre 1888 Pierre Lacasse 18 7
22octobre 1888 Alphonse Lacasse, fils 19-20-22 7
22octobre l888 Alphonse Lacasse, pere 21 7
22octobre 1888 Franc;ois Lacasse 23-24 7
22octobre ]888 Wilfrid Lacasse 25 7
28 janvier 1889 La Corp. Arch Ep. Cath. 16P-17P 6

R. D'Ottawa 16-17 7
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ans les fibres les plus intimes de ses origines comme
de son developpement, I'histoire de cette commu

naute porte Ie sceau de la foi chretienne. C'est, a n'en
point douter, une histoire, .. « de foi trempee ». A un

point tel qu'il s'avere particulierement laborieux, sur la
base de cette fusion de vie et de foi, d'en distiller la substance
essentiellement religieuse. Redoutable defi que nous tenterons de relever
au fil des pages de ce chapitre.

Survoler l'histoire de la vie religieuse ou paroissiale de Saint
Gerard, et surtout en ses tout debuts, c'est comme entrer dans la
realisation concrete d'une prodigieuse intention creatrice. A telle ensei
gne que nous pourrions dire de cette vie religieuse: avant meme qu'eUe
n'existat, elle etait deja!

Cette vie, el1e bouillonnait deja dans les projets et reves de celui
que l'histoire a reconnu comme Ie RaJ DU NORD, Ie cure Antoine
Labelle, Ie grand initiateur de la conquete du sol et du mouvement de
colonisation du nord de Montreal. Pour lui, comme pour tant d'autres
de son epoque, les objectifs socio-economiques et spirituels ne faisaient
qu'un, de sorte que son engagement deviendra aussi la source d'une
communaute de foi.

Com m e

'a f 0
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LE RIVE DU CURE LAB ELLE

«J'e.Jpere qIU Ie mouvement de colollMatwn qui viellt {}e

Je produire va etre J&OIW en pUi<MaJlU ri.lultau. Autour

{}u lac NoniminglLey il y a une immenLfe rigion {}e hOllne.J

terre.J. Mon intention e.Jt de Jaire jeter un pont .}Ur La

ri"iere Rouge, de {}iriger un cbemin ( ...) ju.Jqu'it La

Kiamika Jur fa Lievre. J'e.Jpere que Ji Die-u me prete vie

que par ce projet /lOU,} etahLirOIl.J au m.oin,j vingt

llou"el1e.J paroi.fde.J (}allJ fa. vallie i)'Ottawa. "

Antoine LaheLle pritre, J878.

Mais cette vie religieuse, eLJe est aussi en gestation

dans les convictions missionnaires d'un autre acteur de de
l'histoire de Kiamika: Mgr Joseph Thomas Duhamel,

archeveque du diocese d'Ottawa auquel est rattache Ie vaste CUR~ LABELLE

territoire des vallees de la Rouge, de la Lievre et de la

Gatineau.

Ordonne eveque en octobre 1874, a l'age de trente-trois ans, N'1gr

Duhamel suit les traces de son predecesseur, Mgr J. Bruno Guigues, et
se fait, lui aussi, le promoteur du mouvement de colonisation deja

amorce par Ie cure Labelle, dans Ie nord de son immense diocese.

Admirateur inconditionnel du «Roi du Nord », il sera son al.lie Ie plus

sur et son collaborateur Ie plus precieux dans I'etablissement

des premieres communautes locales Ie long de la Lievre et de

la Gatineau. Tout au long de son episcopat de trente-cinq
ans, avec une sollicitude toute paternelle, Mgr Duhamel

nJaura de cesse de faire avancer la cause des colons par

to utes sortes d'initiatives, de soutenir et encourager les
pretres qu'il envoie dans ces missions, pretant une oreille

attentive a leurs doleances et demandes, prodiguant conseils

et recommandations, arbitrant les inevitables conflits J
denouant les impasses.

Soucieux de maintenir Ie contact avec son monde et
d'en verifier par lui-meme les conditions de vie, Mgr

Duhamel emprunte routes et sentiers et remonte les rivieres
pas moins d'une quinzaine de fois. On Ie verra ainsi jusqu'au
Rapide-de-l'Orignal et a la mission de Lac-des-Ecorces. Au MGRTHOMAS DUHAMEL



moment ou la mort Ie terrassera, Ie 5 juin 1909, il aura effectue pas
moins de sept visites pastorales a Saint-Gerard. Plus que tout autre, il
aura joue un role preponderant dans la naissance, la survie et la
croissance de cette paroisse.

L~EPOQ!)E MISSIONNAIRE
A tout seigneur, tout honneur! C'est Ie cure Labelle qui ecrira les
premieres lignes de l'histoire religieuse de la communaute de Kiamika.
Le 28 septembre 1884, entoure d'une vingtaine de personnes, il prend
officiellement possession du canton de Kiamika au nom de la «Societe
de colonisation de Montarville » qui avait ete creee a cette fin, a
Montreal, Ie 22 novembre 1883.

La celebration se deroule sur les lots de M. P. BenOIt, president
de ladite Societe, sur une coUine dominant les lots 15 a 22 du rang 5, sur
la rive est de la Lievre, tout juste en face de la Ferme-Rouge.

Apres la benediction de la croix qui y avait ete specialement
erigee, Ie celebre visiteur entame la celebration de la messe dont Ie chant
est assume par les demoiselles McKanabe, filles du chef algonquin
Thomas McKanabe, installe depuis trente-six ans au rapide du
Wabassee, et par M. Joseph Guerin qui dirige les chceurs.

Au moment du sermon, Ie cure Labelle rappelle les motivations
spiritueUes qui coJorent aussi ses objectifs plus temporels: il vient, au
nom de Dieu, benir cette terre, Ie travaiJ qui la transformera et les fruits
qui en resulteront.

BENEDICTION SOLENNELLE DE L'alNRE DES PIONNIERS

«Aujourd'bui, je vieflJ non pad en mon nom, mau au Iwm de Dieu., en

vertu de la puu,;ance qui appartient all. pritre, je vien<J henir cette

terre, cette parokMe, ce clUlton, VOd dueurd; imprinter un dceau dacre a
votre tral'aiL"

Alltoine Labelle pretre, Kiami/ca, 28.;ept. 1884

Dans la meme veine, on prevoit aussi Ie site d'une eventuelle
eglise et Ie choix du vocable de Saint-Gerard.de-Montarville.

Mais revenons-en au site de l'eglise qui, comme nous Ie verrons
bientot, deviendra I'objet d'une veritable «saga» au cours de laquelle
cinq lieux differents seront successivement considen~s avant que Mgr
Duhamel ne soit lui-meme oblige de trancher.

94 I CHAPITRE 2



Tel que nous Ie revelent les documents de Ja Societe de
colonisation, on avait prevu reserver Ie lot no 20 du rang 4 pour l'eglise
et l'ecoIe, donc sur la rive est de la Lievre, en face de la Ferme-Rouge.

Or, la prise de possession du canton de Kiamika par Ie cure
Labelle s'est deroulee plus a ['ouest de ce premier site prevu: sur les
terres de M. BenoIt. quelque part entre les lots 15 a 22 du rang 5. Et
c'est de ce lieu dont parle Ie cure Labelle lorsqu'il precise cecl dans son
sermon: «cette croix que /ai 6fnite et qui maintenant d'dive ici doit rappefer
qu 'ell cet endroil (..) Jertl immoLie fa pu:time dainte) notre SaupeUl: »

Ces quelques mots constituent une allusion claire a une eglise:
lieu du sacrifice eucharistique. Tout laisse donc croire que Ie cure
Labelle designait ainsi Ie site de Ia future eglise, un site different de celui
projete par Ja Societe de colonisation. l\1ais no us Ie verrons un peu plus
loin: cette question s'averera fertile en rebondissements.

Autre element aborde lors de la prise de possession: Ie choix du
vocable de Saint-Gerard-de-Montarville. Un seul motif semble
expliquer ce choix. II nous vient de l'entourage immediat de M. BenoIt:
son fils, qui viendra s'installer un certain temps sur les terres du
paternel, portait Ie prenom de Gerard.

Enfin, l'appellation « de Montarville» ne fait que reprendre et
perpetuer la derniere partie du nom de la Societe de coJonisation. C'est
une allusion a la division senatoriale de l'epoque qui regroupait les
comtes de Laprairie, Chambly et Verchhes d'oll venaient la plupart des
membres fondateurs de la Societe.

Suite a cet evenement, la presence d'un prHre demeurera
toutefois tres ponctuelle, sinon carrement aleatoire pendant
encore plusieurs annees. Seul Ie cure Labelle assumera
quelques visites occasionnelles au rythme des rares
disponibilites d'un agenda surcharge.

Il faudra attendre jusqu'en 1887 pour qu'un pretre
integre la jeune communaute installee Ie long de Ia riviere
Kiamika a son itineraire missionnaire. Et c'est a ce moment
qu'entre en scene une autre figure marquante de l'histoire du
peuplement de Ia vallee de la Lievre: l'abbe Eugene Trinquier.
Ne en France, a Chorges dans les Hautes-Alpes, a quelques
kilometres de la basilique de Notre-Dame-du-Laus, il a
repondu a l'appel de Mgr Guigues d'Ottawa qui l'ordonne
pretre en 1871, a ['age de vingt-quatre ans . M. L'A88E EUGENE TRINQUIER
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I CHAPITRE 296

Apres un bref sejour de deux ans a Angers comme cure de cette
paroisse, Mgr Guigues Ie nomme, en 1873, cure de Notre-Dame-du
Laus, poste qu'il occupera d'ailleurs pendant cinquante-huit ans, jusqu'a
sa mort survenue en 1931.

Acet homme de vingt-six ans, Mgr Guigues confiera plus qu'une
simple paroisse. II lui demandera egalement de desservir Ies missions de
Notre-Dame-de-Pontmain et de Notre-Dame-de-Ia-Garde a Val-des

Bois ainsi que, au nord de sa paroisse, tous les chantiers forestiers de la
Lievre et de la Kiamika. Ce qui Ie conduira evidemment jusqu'a Ia ferme
Neuve en passant par les inevitables etapes de Saint-Gerard-de
Montarville et du Rapide-de-l'Orignal.

C'est done en conformite avec ce mandat que I'abbe Trinquier

commence a visiter Ia petite communaute echelonnee Ie long de Ia
Kiamika. n s'installe d'abord a la
ferme de M. Benoit, site de

I'historique prise de possession
du canton. Puis, il demenage
ensuite au moulin de M. Dufort

ou on avait amenage un lieu de
culte - autel avec chandeliers et
ornements Iiturgiques - grace aux
genereux dons de Ia mere de M.
Dufort.

Et c'est Ia que Ie vaillant
missionnaire entend les confes
sions, dit Ia messe, ens eigne Ies
rudiments de la foi et confere Ie

MOULIN ASCIE DE M. V. DUFORT SUR LA RIVIERE KIAMIKA. sacrement du bapteme. II en sera

ainsi pendant sept autres annees, jusqu'en aout 1894, date de Ia
nomination d'un pretre responsable de Saint-Gerard et de Rapide-de

l'Orignal.
Nous venons tout juste de parler du moulin Dufort. 11 importe, a

ce moment-ci, de revenir sur les circonstances de Ia venue de M. Dufort
a Kiamika. Convaincu par Ie cure Labelle de I'opportunite d'un moulin a
scie dans le canton, il arrive en 1886. s'etablit sur les lots 13, 14 et 15 du
rang 6 et erige son moulin sur Ja rive ouest de la Kiamika, a l'endroit
precis au un rapide constitue un precieux pouvoir d'eau.



Entre-temps, la question de la localisarion d'une eventuelle eglise
ou chapelle paroissiale continue toujours de tenailler la communaute et
meme, de la diviser. C'est que Je canton de Kiamika s'etend sur une
profondeur de douze rangs et que chacun des ilots de developpement
disperses sur ce grand territoire sou haite la voir erigee tau t pres.

l\1ais Ie site exceptionnel du moulin Dufort s'impose a plusieurs
comme Ie plus attirant. Le cure Labelle lui-mhne en convient et, pour
soutenir Ie courage et les eFforts de M.Dufort qui avait reconstruit son

moulin apres sa destruction par les glaces printanieres, suggere ce site a
Mgr l'archeveque d'Ottawa dans une lettre qu'il llli adressait en janvier
1888.

L'EGLlSE AU RAPIDE DUFORT

«VOU<I avez riponQu a Mme Dufort de MOn/rial que j'OUJ chaflgeriez

fa place de tigli.Je dU canton Kiamika et que VOM feriez COlz.ltruire

cette igliJe all lieu oil Jon fiu a baH don moulin au pri.-r: de tant {)c

.JaerificeJ. (. ..)Je eroi.J que le .lite de reglue Jerait plud central danJ ee

lieu que partout ailleuN. Le villbge qui /y blitira un jour trouvera un

grand appoint ()all.J led pouvoil'd d'eau qui /y troltvellt. »

An/oille Labelle, pretre, a JIgI' ThomaLi Duhamel, 1888

Mais lors de sa premiere visite pastorale a Kiamika, Ies 25 et 26
aout de cette meme annee 1888, Mgr Duhamel ne se prononce pas. Les
annees passent et Ie moulin Dufort continue toujours d'abriter les
celebrations religieuses. Quatre ans plus tard, lors de sa seconde visite
pastorale, les 10, 11 et 12 juillet 1892, Mgr Duhamel s'abstient toujours
de toute decision a ce sujet. Mais il confie a Messieurs Bock, Guerin et
Tessier la mission de recueillir et de lui transmettre les informations
necessaires aune decision plus eclairee.

Comme l'avait si bien signale 1\-lgr Duhamel dans Ie rapport de sa
visite pastorale de 1.892, la construction d'une eglise paroissiale etait
intimement liee a la nomination d'un pretre resident a Saint-Gerard. Et
c'est d'aiUeurs cette nomination qui viendra acceIerer l'avancement de ce
dossier. Le 2 aout 1894, Mgr Duhamel se rend aux demandes des
nombreuses requetes re<;ues depuis six ans et designe oHlciellement
l'abbe Charles Proulx comme desservant de Rapide-de-I'Orignal et de
Saint-Gerard-de-Montarville avec residence dans cette derniere mission.
Ce qui a pour effet de mettre un terme aux visites de l'abbe Trinquier et
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M.l'ABB£ CHARLES PROULX

LA GESTATION O'lJNE PAROISSE

de tourner la derniere page de cette premiere epoque
mlSSIQnnalre.

Enfin. avec cette nomination, tous les actes religieux
officiels sont dorenavant inscrits au registre de Ia paroisse
du Rapide-de-l'Orignal. Mais une note manuscrite du cure
Proulx nous revele que Ie premier bapteme a avoir ete
celebre a Saint-Gerard fut celui de Rosanna Bisaillon, fiUe
de Zephirin Bisaillon et de Eulalie Labelle. Le premier
mariage unit les mains et les creurs de Ovide Gougeon et
Marie Lacasse. La premiere sepulture tut ceHe de Damien
Bisaillon. Par ailleurs, aucune date n'est attribuee aces
divers evenements.

I CHAPITRE 2

Avec la nomination de l'abbe Proulx s'ouvre un nouveau chapitre de
l'histoire de la paroisse, mais pas necessairement plus aise que Ie
precedent. Bien au contraire! A preuve, les tribulations du nouveau
pretre resident et les soubresauts que devait vivre la communaute de
Kiamika en cet automne 1894.

Des son arrivee, en aout 1894, ['abbe Proulx s'etait donc etabli a
la ferme Benoit, fort probablement inspire par la valeur syrnbolique de
la prise de possession qui s'y etait deroulee dix ans auparavant. Mais a
peine quelques semaines plus tard, Ie voici qui demenage ses penates au
moulin Dufort, pour ensuite s'etablir chez M. Joseph Guerin. Enfin, en
decembre, on Ie retrouve, cette fois, fixe ... au Rapide-de-I'Orignal, dans
la demeure de Solim Alix. Il semble bien gu'un evenement plutot
exceptionnel puisse etre al'origine de ce surprenant demenagement.

Par un beau jour de cet automne 1894 arriva un personnage
mysterieux et soi-disant religieux, envoye par sa communaute de France
pour fonder un monastere en ces nouvelles terres d'Amerique. Et Ie
visiteur d'ajouter que son superieur, un eveque par surcrolt, plusieurs
peres et un grand nombre de freres viendraient ly rejoindre des la fin
des travaux.

Sans aucune autre forme de verification, plusieurs firent bon
accueil au " religieux » et a son projet et se mirent aussitot a la recherche
d'un emplacement pour Ie monastere. Ils arreterent leur choix sur un
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des plus beaux sites de la Kiamika, Ie lot 27 du rang 6, proprlete de M.
P. Maille, a. environ deux milles du village actueJ. Suscitant corvees et
dons, mettant tout en ceuvre sans un seul sou et par Ie magnetisme de
ses seules promesses, Ie pretendu moine put bient6t admirer un batiment
a. deux etages, de 30' x 20', plutot spacieux tant pour I'endroit que pour
l'epoque. Plusieurs revaient deja. a. un possible eveche et a un aveOJr

radieux pour Saint-Gerard...

Au jour convenu pour l'accueil du superieur-eveque et des
religieux, notre «moine» laue chevaux et voitures pour aller a. leur
rencontre et les ramener a bon port. Pendant ce temps, a. Kiamika, on vit
l'attente en tuant le « veau gras» et en festoyant. Les jours passent ... et

toujours pas de nouvelles. Et les jours continueront de passer. ..sans
jamais aucun retour du moine, nl de la cohorte annoncee. Ne resteront
que des can fiances trahies, des espoirs dec;us, et un certain monastere
devenu source de conflits, symbole de zizanie.

Car beaucoup y avaient contribue en materiaux comme en main
d'ceuvre et pretendaient y avoir des droits legitimes. Mais nul ne voulait
renoncer a sa part, ni ne pouvait totalement I'acquerir individuellement.
D'oll suspicion, tiraillements et tensions.

A la lumiere de ces evenements, on comprend mieux Ie
demenagement subit de I'abbe Proulx au Rapide-de-I'Orignal et, selon
l'auteur de la premiere histoire de Saint-Gerard-de-Montarville, la
naissance d'une certaine mefiance vis-a.-vis du pretre.

Enfin, autre retombee de cette mystification: un groupe se forme
pour demander a Mgr Duhamel de convertir l'encombrant monastere en
chapelJe paroissiale. Une requete datee du ler octobre, et signee par
Isidore Carriere et Joseph-Auguste Turcotte, propose a Mgr l'arche
veque d'Ottawa de lager Ie pretre au second etage de la batisse et de
reserver Ie premier etage pour la chapelle. Leur argument de base: la
population du haut - nord - du canton est beaucoup plus nombreuse que
celie du bas - sud -. Ainsi, avec cette proposition d'un quatrieme site, se
retrouvait relance tout Ie debat de la localisation d'une eventuelle
chapelle paroissiale avec tout ce qu'il pouvait susciter de nouvelles
tensions et divisions.

Aussitot informe de I'existence de cette requete, l'abbe Proulx
rapplique aupres de Mgr Duhamel dans une lettre datee du 3 novembre.
Manifestant une lassitude evidente face a cette question qui divise
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autant qu'eUe tralne en longueur, M. Proulx refute les arguments de
Carriere et Turcotte, decrit les desavantages du site du monastere et
propose la seule alternative qui lui semble acceptable par tous: enger la
future chapeUe sur les terrains de la Fabrique - en fait, un cinquieme
site-. Enfin, il tennine en demandant a son archeveque son autorisation
pour concretiser ce projet.

iE MEiLLEUR SITE POUR L'EGLISE
"Aujour{)'hui mime, pl,uieuN <lont pret<l a <Ie conformer pour Ie

terrain {)e la Fahrique. La mai.foll {)ont il ut quution - monMtere 

ut hiltie .Jur cote, Mela loin {)e la riviere, loin {)e tOUd leJ eberniJ!<I. .Au
lieu que .JlLr leJ terreel {)e la Fahrique, nOll<l avonel toUd leJ chemin.f qui

y ahoutkJclCnt et, en plUd, 110M avol1<1 Ie moulin, la matle et Ie centre {)e

la population. »

CharleJ Proulx, pritre, .1,wv. 1894

La reponse de Mgr Duhamel ne se fera pas attendre. A peine
deux semaines plus tard, soit le 17 novembre, il redige une lettre
adressee aux catholiques de Saint-Gerard-de-Montarville et destinee a
etre lue en chaire. Incisive par sa concision, elle va droit au but. Le
desaccord sur Ie site de la chapelle l'oblige a trancher: on batira sur les
lots de la Fabrique. Enfin, il conclut sur une invitation a commencer
des Ie printemps la construction de cette premiere chapelle.

On I'aura devine: cette missive de Mgr Duhamel vint seeBer Ie
sort du fameux «monastere". Devenu inutile et meme corrosif pour
I'harmonie et l'unite de la communaute, ce syrnbole de division finira par
etre demoli et rase jusque dans ses fondations, quelque part dans Ie
courant de l'ete 1895.

MGR DUHAMEL FIXE LE SITE DE LA CHAPELLE
" Le temp.f me elemhle l'ellU {)e regler la quution dU elite .fur lequel VOUd

{)evez COIl.ftruire La chapelle de votre micMion.. 11 me <lemhle prouvl que

I'OlW ne I'OlW aCCOrdez. paJ .Jltr Ie choix d'un mime elite. ( .. .) Il me faut

{)one {)onller Ulle {)eci.Jion.. Du lou Ollt ltl ohtellM {)u gouvernemenl

al'ant mime qu'il y eut hell.lUoup {)e colonJ et il avait lU {)lcuJe que la

ebapelle {)el'ait itre cOnJtruite <lur ce.J lou. Puuqu'on Ile peut /enten

{)re <l1U" /LIZ autre elite, je crow {)evoir {)ve que la chapeUe <lera eOndtruite

.fltr !e.J lou {)e l'Egli.fe. »

J.T11olnad Duhamel, arcbev&Jlte, 17 IWV. I 894
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Au 6J des annees et des decennies, plusieurs s'interrogerent sur
les motifs de l'empressement, sinon de l'apparente na"ivete, que
manifesterent les colons de Kiamika a l'endroit du fameux « moine» et
de son projet de monastere. Pour un, Je chanoine Jean-Paul Poulin, un
des pionniers de la recherche sur l'histoire des paroisses de notre
diocese, s'est interesse a cette question et nous a laisse quelques notes
manuscrites qui nous proposent une possible explication. Selon les
informations recueiUies lors d'une entrevue menee a Kiamika Ie 12
fevrier 1967, l'enthousiasme des gens pour cette construction vint du fait
qu'ils esperaient avoir ainsi une ecole pour leurs enfants. Et Ie plus tot Ie
monastere serait construit, plus tot i]s pourraient en convertir une partie
a. cet usage.

l\1.ais revenons a un autre element interessant de la lettre de Mgr
Duhamel: la mention de 1'existence des lots de la Fabrique, cet as cache
tire de son jeu. Ces lots avaient effectivement ete obtenus par billets de
location Ie 29 janvier 1889. Les lettres patentes qui seront emises quinze
ans plus tard, SOlt Ie 14 juiJlet 1904, preciseront qu'il s'agit de la moitie
nord des lots 16 et 17 du rang 6, couvrant respectivement quarante-cinq
acres et demi et quarante-six acres, ainsi que les lots 16 et 17 du rang 7
et couvrant chacun cent acres. En fait, il faut aussi y ajouter la partie
sud-ouest des lots 16 et 17 du rang 6 qui fut omise dans les lettres
patentes de 1904, mais qui sera incluse dans ceJles de 1946.

Grace a. cette prise de position de Mgr Duhamel, tout pouvait
laisser croire que la «saga» du site de la chapelle etait maintenant chose
du passe. Mais c'etait sans compter avec la resistance du groupe « d'en
haut» - nord du canton - qui, malgre Ie prestige et l'autorite de celui qui
avait tranche, ne desarmait pas. A preuve: les treize lettres de
particuliers ou requetes qu'on adresse a. 1'archeveque d'Ottawa, au 61 de
l'annee 1895, dans Ie but d'inflechir sa decision en faveur du nord du
canton, tout en proposant trois autres sites.

En janvier 1895, Ie conflit est encore tellement intense que
Joseph Guerin, membre influent de la communaute, se sent encore
oblige de plaider par lettre en faveur du site de la Fabrique. Tant et si
bien que, Ie 2 avril suivant, l'abbe Charles Proulx l'avouera lui-meme
par ecrit a son archeveque: « /0 ridutance d&:l geM d'en-haut &:It encore tru

forte concernant Ie Jlte de /0 FahriqtLe ». Au terme de sa lettre pointe merne
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PREMI~RE CHAPELLE EN 1895.

une lassitude certaine devant les divisions qui minent la communaute:
« Biniddez nI.&f travauxJ (J{ltre Gran{}eur, cJeJt vratrnent oicourageant par/old. »

Mais cela ne I'arrete point. Appuye par M. VermantJ Ie nouveau
proprietaire de la Ferme-Roug'e qui met it sa disposition ses « meilleurs
hommes», i'abbe Proul'x commence it faire bucher du bois en quantite
suffisante pour une chapelle de 25' x 50'. Des la mi-avriL sa grande
tenacite se voit recompensee: la batisse est terminee. Plus encore: il a
note la presence des «opposants» it la premiere messe qu'il y a celebree.

Constatant un plus grand cal
me dans la communaute, il
conGe a Mgr Du hamel «que liz
ribellinn edt terminie)J et que sa
procbaine visite pastorale
«oellrait mettrefin au oibat».

Tous etaient en droit
de l'esperer et tous les indices
laissaient croire it un tel de
no u e men t. Mai s iI y man
quait...un dernier episode qui
s'enclenchera lors de la troi
sieme visite pastorale de Mgr
Duhamel, les 28 et 29 juin de
cette meme annee '95.

Le proces-verbal de cette visite nous apprend en effet que, apres
Ja messe, Monseigneur rencontrales colons du nord du canton et leur
conceda de b.ltir une cbapelJe a l'endroit qui leur conviendrait. Il fut
aussi convenu que cette chapelle, placee sous Ie vocable de Saint
Thuribe, desservirait les familIes residant it partir des lots 27 a 52
inc1usivement des rangs 6 et 7. De plus, Mgr Duhamel conEia au Pere
Leon Dunoyer, de la congregation des Cbanoines Reguliers de
l'Immaculee-Conception, de NominingueJ Ie mandat de reconnaltre les
lieux et de choisir Ie site le plus approprie pour cette chapelle.

Le 15 juiJlet suivant, apres de nombreux meandres et quelques
heures de navigation sur Ja Kiamika, Ie site etait repere et choisi: un
plateau couvrant une bonne partie des lots 38 et 39 du rang 6, proprietes
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de MM. Adelard Therien et Cyrille Latreille. a un peu plus de six milles

de I'actuelle chapelle. Les deux hommes s'etant engages a donner

chacun environ quatre arpents de terrain, a nettoyer Ie terrain, a batir la
chapelle et ay amener I'eau, la decision de construire fut immediatement

prise et une entente formeJle etait signee sur Ie champ. Quelques mois

plus tard, la chapelle etait erigee sous un nouveau vocable, ceJui de

Saint-Fran~ois-Regis.
Comme Ie nombre de familIes habitant Ie canton Kiamika se

repartissait a peu pres egalement entre Ie haut et le bas. cette decision de
Mgr Duhamel avait donc pour effet de reintroduire une nouvelle
division dans cette communaute qu'on avait voulu regrouper autour de
la premiere chapelle. Encore une fois, Joseph Guerin reprend sa plume
et, dans une lettre emouvante et impregnee de respect, exprime sans
detour au premier pasteur de son diocese son desaccord personnel de
meme que les inquietudes et deceptions d'une bonne partie de la com
munaute.

JOSEPH GUERlN ECRlT SON DESACCORD A L'EvEQ1JE
«LeJ colonJ (Ju baut (Je la riviere Jont a con<ltruire une nouvelle

chapelle, Il y aura (Jone (}eux parouJeJ (JatU le cantOIl Kiamilca et

cbacune (Je CeJ parouJeJ compreniJra trente et quelq/l.U JamilleJ, Par

cette (}icuion, notre colonie ut morcelie, (}icentrau"II£e et La porte eJt

ouverte a mille (Jiffuulti.l (}'autant pluJ (Jiffu:ilu a ri.louf)re qu'il y a

plUJ (Je (Jivi<Jion, Gomme l'un (}u premier<J cololl<l (Ju Kiamilca, je

(Jiplore anurement cette oiciJioll' J'aurau voulu voi,. rna parouJe

gran{}e, helle, urne et proJpere, Uu' voir <Ja part {}'influence parmi le<J

parou<JeJ (}u n.or{), »

JOJeph Glterin aMgr Duhamel, 16juillet 1895.

Ce qu'on redoute par-dessus tout, avec cette nouvelle chapelle,
c'est que, a plus ou moins long terme, on y regroupe eventuellement
toute la population du canton, desavantageant ainsi Ie groupe « d'en
bas ».

Mais cette derniere crise allait connaitre un denouement imprevu
lorsque, Ie 16 aout 1896, la nouvelle chapelle est detruite par les f1ammes
que certains attribuerent a une main incendiaire. On retrouve encore
cette hypothese dans les notes que Ie chanoine Poulin nous a Iaissees et
qu'il semble avoir recueillie aupres de certains temoins credibles. Malgre
Jes nombreuses requetes qu'on lui adressera en faveur d'une
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reconstruction, Mgr Duhamel ne donnera aucune autorisation en ce
sens. II a re~u d'autres lettres semblables a celle de M. Guerin et il a
aussi en mains un rapport du cure de Saint-Jovite, ]'abbe Samuel
Ouimet, qui, a la suite de son enquete, lui recommande de s'en tenir a
I'unique chapelle batie sur les terrains de la Fabrique.

Entre-temps, Ie mandat de I'abbe Charles Proulx s'est termine et,

en juillet 1896, Ie reverend Auguste Desjardins lui succede comme
desservant de Saint-Gerard et du Rapide-de-I'Orignal OU il etablit sa
residence.

M. L'ABBE DESJARDINS

Al'ete 1897, la question de la chapeUe Saint-Fran<;ois
Regis n'est pas encore officiellement reglee et I'abbe Desjardins
s'enquiert aupres de son archeveque du lieu OU il serait autorise
a dire la messe pour les gens du nord du canton. Dans sa lettre
du 18 juin, il propose meme un site encore plus judicieux que
celui de l'ancienne chapelle incendiee: «ll un miLle Ott deux aL'e.Jt
dU Lac-ded-Ecof'ceJ, JUf' La Gmnde L~qne, pour deJJef'Plr Led douze
jmniLleJ ItabLieJ Ie long de fa Kiamjj:a en haut dU Lac-deJ-E'corceJ».
Bref, un autre argument def'avorable a la reconstruction de
I'ancienne chapelle Saint-Fran<;ois-Regis.

Enfin, c'est une annee plus tard, soit Ie 28 juin 1898, lors

de sa quatrieme visite pastorale, que Mgr Duhamel clot
definitivement Ie dossier de la chapelle de Saint-Gerard. Sa
declaration peut tenir en ces quelques mots: une seule chapeUe
pour une seule mission.

PROCESSION DE LA F£TE·DIEU AKIAMtKA, ErE 1898.
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MGR DUHAMEL OPTE POUR UNE SEULE CHAPELLE

«La cbapelle qui avait iM rolU truite <lOM le vocable de St-F,.alZ¥Ji<l~

R£gid ayant ili ditruite par un incendie, flOM n'm'o!U pa.! voulu en

permettre La recon.<Jtrllction, vu La pro:rimiti dll <lite chowi de La

cbapeLle de cette miMwn de St-Girard. NOM avon.! dicwi que fa deule

middwn et fa JeuLe chapelle Oil igLide de St-Girard.de-MontarviLle

<lerait maintemu. '"
Mgr J.Thot1Ul4 Duhamel.- 28jllill1898

U ne Fois ecartee cette pomme de discorde, on pouvait esperer
plus d'unite, de cohesion et de paix dans cette communaute qui, au tout
debut de I'annee, Ie 3 janvier demier, venait tout juste de se regrouper
en municipalite de canton. Deja commenc;:ait a se prohler l'existence de
la structure paroissiale ...

Cette quatrieme visite pastorale de l'archeveque d'Ottawa devait
aussi etre l'occasion de I'ouverture du premier « Cahier de deliberations
de la Fabrique Saint-Gerard ». Autre retombee de cette visite,
l'autorisation donnee a I'abbe Desjardins de designer l'endroit Ie plus
approprie en vue de la construction d'une chapelle dans Ie rang nord, au
Lac-des-Ecorces, pour desservir les colons instalLes dans ce secteur.

Peu de temps apres sa visite, soit dix jours plus tard, Ie 8 juillet,
Mgr Duhamel recevait une nouvelle requete signee par quarante-cinq
francs-tenanciers de Saint-Gerard qui, cette fois, reclamaient Ia
nomination d'un nouveau pretre resident. SeIon les termes memes de la
requete, seul un pretre residen t «pourrait arriver a,.e/ai,.e (unite Jpirituelle et
Jociale» d'une communaute ayant souffert de fortes et nombreuses
divisions. Au prix meme de son essor.

Quelques jours plus tard, dans une lettre datee du 19 juLllet,
Pierre Lacasse rencherissait sur cette requete en oH'rant I'hospitalite de
sa residence pour Ie prochain pretre jusqu'au moment de la construction
d'un presbytere. Nul ne saura jamais !'impact veritable de ces demarches
sur Ie deroulement des evenements, mais toujours est-il que, quelques
mois plus tard, leurs des irs allaient etre exauces. Le 4 novembre, de
cette meme annee 1898, un jeune pretre d'a peine deux ans de
sacerdoce, Ie Rev. Joseph-Aime Lemonde, arrivait en provenance de
Clarence Creek en Ontario OU il etait vicaire. IJ venait assumer sa
nouvelle responsabilite de pretre resident, teJle que la lui avait conhee
son archeveque dans une lettre en date du 14 octobre. Et, conformement
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a l'offre de M. Pierre Lacasse, c'est chez lui que I'abbe
Lemonde 03.1103. resider.

lViais l'experience ne s'avera pas des plus heureuses et,
avant meme la NoeL il se plaint par deux fois aupres de Mgr
Duhamel de l'exiguYte de sa chambre, du bruit et du froid qui y
sevissent sans parler d'autres situations malheureuses dues a
l'alcool et dont il est Ie temoin impuissant. Il confie meme a son
archeveque songer a 103. construction d'un presbytere au
printemps.

Entre-temps, il consacre ses efforts it des travaux pour
rendre 103. chapelle plus confortable en hiver. Dans sa lettre du
13 decembre, il se rejouit d'avoir deja beneficie de trente jours
de corvee. Le 16 decembre, il erige les stations du chemin de
croix en presence de son predecesseur, I'abbe Desjardins.

Enfin, les derniers jours de decembre lui permettent de dresser Ie bilan
de I'annee 1898 et de constater 103. modestie des ressources financieres
dont il peut disposer. En effet, avec un total des recettes de 167,15 $,
compare a un total des depenses de 116,10$, les comptes affichent un
surplus de revenus de 51,05 $. Notons ici que, hormis l'en-caisse de
107,80 $ au 1er janvier, le poste de recettes Ie plus eleve de I'annee est
represente par Ia vente des bancs pour un montant de 37,50 $. Pour leur
part, les guetes du dimanche se sont elevees a un total de ... 6,05 $,
quasiment a egalite avec les dons divers a 6,80 $.

Apres avoir aligne ces chiffres, l'abbe Lemonde compile aussi les
statistiques de population recueillies au cours de I'automne: 69 feux, 79
familIes - dont 19 habitent dans les chan tiers -, 446 personnes issues de
quatre-vingt-deux paroisses differentes. Enfin, un dernier element plus
pastoral du bilan de Saint-Gerard; 103. resistance au site de 103. chapeLle
diminue sensiblement meme si Ie groupe « d'en-haut » se refuse toujours
a y contribuer financihement. Par contre, comme Ie souligne l'abbe
Lemonde it l\lgr Duhamel, dans une lettre du 12 decembre, « I.e.; rebetLe.J
{j'e.Il-halll" rCI','eJ1l1cl1l" flLl.-Y oj/icu et abflndOllnenf led cheja qui led l1unaient AI. Bref,
des signes d'apaisement a l'horizon.

Et. des les premiers mois de l'annee 1899, l'abbe Lemonde
voudra profiter de cette precieuse accalmie pour river encore plus
solidement 103. chapelle aux terrains de 103. Fabrique. Il s'attaquera alors it

trois projets complementaires: 103. construction d'un presbytere,

M,l'ABB~JOSEPH-AIME

lEMONDE
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l'amenagement d'un veritable cimetiere paroissial et la vente de terrains
sur les lots de la Fabrique.

Des janvier, il entreprend Ie projet du presbytere: on procede
alors a la coupe du bois necessaire. En fevrier, iJ ecrit a Mgr Duhamel
pour I'informer de la mise en ceuvre du projet et pour recevoir son
approbation du site retenu: « entre Ie cimetiere et fa chapeLIe actueLle et dur Ie
mime coti OU chemin Chapleau que Ie cimetiere ,). Un mois et demi plus tard,
plus precisement Ie 27 mars, il ecrit a Mgr Duhamel qu'il peut compter
sur quatre mille pieds de planches et de tout Ie bois de charpente sans
avoir eu a debourser un seul sou. Mais iJ lui confie aussi avoir a souffrir
beaucoup d'un nouveau mouvement de contestation du site de la
chapelle qui vient de resurgir a l'occasion de l'erectlon d'un pont sur la
riviere Kiamika.

Alors que Ie Departement de la colonlsation a offert de batlr ases
frais un pont enjambant la riviere aux conditions qu'il soit erige pres des
terrains de la Fabrique et que Ie bois soit donne par les colons, Ie groupe
"d'en-haut» - qui semble jouir d'une influence preponderante au conseil
municipal - insiste pour que Ie pont soit bati plus au nord du canton,
avec I'espoir que la chapelle devra inevitablement y demenager. Devant
Ie refus de I'offre du Departement de colonisation par Ie conseil
municipal, I'abbe Lemonde conseille a Mgr Duhamel de faire pression
aupres du gouvernement du Quebec pour que Ie Departement fixe lui
meme Ie site du pon t: pres des terrains de la Fabrique. Ce qui n'amelio
rera en rien les relations du jeune prHre avec les « gens d'en-haut» et
avec les membres du conseil municipal. Mais ce nouvel incident viendra
aussi renforcer chez lui la certitude de l'urgence du presbytere de meme
que son obstination a mener ce projet a terme Ie plus tot possible. Les
travaux debutent donc aussitot ]e degel amorce et, des Ie mois de mai, Ie
presbytere est debout, II est termine en juin et benit Ie 7 juillet.

Lrs TRAVAUX DU PRESBYTERE
«Le prerfbytere erft (Jebout) /ambri.Jrfi et couvert. J'erfpere pouvoir y
entrer en juin, J'ai hatc (Je rlortir (J'ou je rfuirf. Je Ile me rfuirf ptU

ipargni et je lte m'iparglte pari encore. J'ai travailli autant que 1M
hommerf, J'ai pre.lque tout couvert moi-meme. Ce tralJail a bon effet

auprN (Je.J gell.J, La cOn.Jtrm:twn (Ju pre.Jbytere fail bert.JUoup (Je bien

pow' Ie retow' (Je.I 0PP0rf(l/z&, »

J.A. LelllOnJe aMgr Dubamel 18 mai 1899,
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PREMIER PRESBYT~RE DE KIAMIKA.

Autre point d'ancrage du site de la chapelle: un unique cimetiere
paroissial. Parallelement a son projet de presbytere, ['abbe Lemonde
ouvre ce dossier des Ie debut de fevrier en informant Mgr Duhamel de
son projet de ramener dans ['actuel cimetiere les quarante-et-une
personnes inhumees ci et la sur Ie territoire de Saint-Gerard. Le 27 mars
suivant, il adresse une requete officielle en vue de proceder a une
exhumation-inhumation de ces corps et y joint un modele de contrat de
vente de lots de cimetiere pour approbation de l'archeveque. Le 17 mai
de cette meme annee 1899, muni de toutes les autorisations civiles et
ecclesiastiques, I'abbe Lemonde procede a l'exhumation et a une

nouvelle inhumation des quarante-et-un defunts dans ce qui deviendra
Ie cimetiere paroissial. Enfln, suite a plusieurs demarches aupres de Mgr
DuhameL it pouvait commencer a vendre des lots du cimetiere d'une
superficie de 8' X 12' au prix de 8 $. Le 8 aout, il faisait parvenir a
l'archeveche les noms des quatre premiers acheteurs: David Labelle #1,
Noe Touchette #2, Pierre Lacasse #15 et William Valiquette #16 qui
re~urent, en octobre suivant, leur contrat dument signe et marque du
sceau de Mgr Duhamel.

Un troisieme projet devait servir a contrecarrer toute velleite de
demenagement de la chapelle: la vente de lots a meme [es terrains de la
Fabrique de f'a90n a jeter les bases d'un futur village. Des fevrier 1899,
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fort de plusieurs demandes qui lui ont ete adressees. l'abbe Lemonde
demande a l\1gr Duhamel s'il peut proceder. Mais, au fil des mois, se
dresseront devant lui de nombreux obstacles; arpentage des lots,
elaboration d'un plan du futur village, autorisation de l'archeveque et
des chanoines diocesains qui ont a se prononcer sur cette question,
etablissement du prix et des dimensions de ces lots. Le 16 juin 1901, il
obtient finalement I'autorisation tant attendue: «je dorlflerai led titred de lotd
a ceu;>;: aqui "OUd led avez "endUd, lut icrtf iJifgr Duhamel, et ild peuIJent tOll.J
commencer leur condtruction qlUmJ i& Ie (Joadront. »

Le tout aux conditions que l'abbe Lemonde lui-meme avait
suggerees a l'eveque, a savoir: 50 $ comptant ou 90 $ si paye en dix
annuites pour un lot de 66' x 99'. Le premier acheteur sera M. Joseph
Guerin qui fera alors construire un magasin. Ainsi furent jetees les bases
de ce qui allait devenir plus tard Ie village de Kiamika, blotti autour du
site definitif de I'eglise.

Toutes ces realisations n'avaient pas pour autant detourne I'abbe
Lemonde des ses autres preoccupations plus spirituelles: etabljssement
de la « Societe de la Sainte-Famille» en janvier 1899 qui survivra
jusqu'en 1950, benediction de statues et de croix de chemin - en
particulier chez Joseph Lauzon au lac Rouge - en plus des nombreuses
celebrations qui ponctuent Ie cours normal d'une communaute de foi.
Parlant des offices religieux, jetons un coup d 'ceil aux registres de la
mission Saint-Gerard-de-Montarvi lie.

Comme on Ie sait, I'ouverture de ces registres a lieu Ie 1er janvier
1898. Depuis 1895 jusqu'a ce jour, tous les actes religieux avaient ete
consignes dans les registres de Notre-Dame-de-Fourviere, lieu de
residence de MM. Proulx et Desjardins, predecesseurs de l'abbe
Lemonde. Or, pour l'annee 1899, les registres de Saint-Gerard font etat
de 26 baptemes, 9 sepultures et 1 mariage. Les donnees des annees 1900
et 1901 sont tres semblables: Ie nombre des baptemes demeure a 26, Ies
sepultures s'elevant a 16 et Ie nombre de mariages se flXant a 3.

Dans un autre ordre de faits, l'automne de l'an 1900 devait
s'averer I'occasion de grandes rejouissances. Le 29 octobre, l'abbe
Lemonde et quelques paroissiens instaJlaient avec grande joie, sur des
chevalets de 23 pieds de hauteur, la cloche qu'ils venaient tout juste de
recevoir en cadeau de la part des paroissiens de Clarence Creek et de
leur cure, Thomas Caron. Benite Ie 14 octobre par Mgr DuhameL cette
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cloche d'un poids de deux cents soixante-deux livres, portait les noms de
Felicitee - en memoire de la paroisse Sainte-Felicitee de Clarence Creek
ou I'abbe Lemonde avait servi comme vicaire - de Thomas - en memoire
de Mgr Duhamel - et Aime - en memoire de I'abbe Lemonde -,

Trois jours plus tard, it l'occasion de la fete de tous les saints,
l'abbe Lemonde benissait une croix de 18 pieds de hauteur, la premiere it
etre erigee dans Ie cimetiere. Et Ie 8 decembre, it etablissait l'Association
de Saint-Fran<sois de Sales de meme que Ie Cordon de Saint-Fran<;ois
d'Assise.

Mais reportons-nous a ce debut d'ete de l'an 1901. M. Lemonde
peut proceder it la vente des lots sur les terrains de la Fabrique et Ie site
de la chapelle semble maintenant def'initivement regie. C'est dans ce
contexte d'harmonie qu'il peut accueillir Mgr Duhamel venu effectuer
sa cinquieme visite pastorale en ces 10 et 11 juillet. Apres quelques
eloges a M. Lemonde pour son zele et son devouement, Mgr Duhamel
aborde publiquement la possibilite d'une nouvelle eglise paroissiale et
parle meme d'une eventuelle contribution financiere du diocese.

MGR DUHAMEL APPUIE LE PROJET D'UNE NOUVELLE EGUSE
«NOfU avon.l annonce aux paroi.l.lien..J que /il.l cOll.ltruwent une

chapelle .lujji.lamment gran()e, nou., contrihuerion.l a cette

cOn.ftructwn IUl montant ()e 200 $. »

Mgr Thoma<! Duhamel, 10juillet 1901

Trois ans auparavant. dans une lettre datee du 14 fevrier 1898,
l'abbe Lemonde avait deja aborde cette question en proposant de
transformer la premiere chapelle en ecole. Cette toute nouvelle
declaration de son eveque lui permettait main tenant de s'engager a fond
dans ce nouveau projet. D'autant plus que Ie contexte global s'y pretait a
merveille: la visite pastorale de Mgr Duhamel et la retraite de cinq jours
prechee par Ie R.P. Alexis, capucin d'Ottawa, avaient sensiblement
raffermi l'unite et la serenite de la communaute de Saint-Gerard.

Quelques semaines plus tard, I'abbe Lemonde presente son
projet a l'ensemble de la communaute qui l'accepte, se lance dans une
levee de fonds et communique avec Ie chanoine Bouillon, a Ottawa,
pour qu'illui produise les plans et devis de cette future eglise. Des Ie 19
septembre, il ecrit a son eveque pour lui conf'ier que la population lui a
donne un appui tangible en lui consentant une somme de 2 000 $ en
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biUets d'emprunt remboursables en dix annuites et que les plans et devis

lui ont ete remis.

Conformement aux recommandations de l'eveque, l'abbe
Lemonde se lance ensuite dans l'etape de l'appel a. des sou missions
privees. Une seule soumission lui est faite, et de vive voix par surcroit:
celle de M. M. Foisy, proprietaire de la Ferme-Rouge, au cout de
2500 $. Comme ce montant excede de 500 $ Ie budget projete, M.
Lemonde s'enquiert aupres de son eveque de la voie a. suivre: accepter
cette sou mission ou assumer lui-meme Ja direction des travaux avec
I'aide de paroissiens dans I'espoir de ne pas defoncer Ie plafond des
2000 $. Silence de Mgr Duhamel tout au long de l'automne S1 bien que,
des janvier 1902, conformement a. ['entente convenue avec ses fideles,
M. Lemonde se voit oblige de resilier les blilets d'emprunt qu'on lui
avait signes a. la condition expresse que la construction ait ete realisee
avant la fin de !'annee 1901.

Mais ce premier echec n'abattra, ni n'arretera ce pasteur resolu.

Juin 1902: requete aupres de la Cie James Mclaren pour la coupe du
bois necessaire a. l'egJise; reponse positive. Le 21 juillet suivant:
assem blee de paroisse au cours de laquelle cinquante-six francs
tenanciers adoptent a. l'unanimite une resolution pour la construction
d'une nouvelle eglise et signent, seance tenante, des billets
« promissoires» pour un montant de 1000 $. Le 29 septembre, au nom
de la Corporation episcopale d 'Ottawa, Mgr Duhamel se joint au
mouvement en deposant a. la succursale de la Banque d'Ontario de
Buckingham un premier prH de 500 $. Le 3 novembre, il recidive avec
un nouveau pri~t de 1000 $ qui vient s'ajouter a. un don personnel de
400 $ deja. consenti a l'abbe Lemonde. Enfin, ne restait plus qu'une
ultime etape, bientot franchie Ie ler octobre: la signature du contrat
avec Jules Paradis, entrepreneur de Buckingham, au cout de 1 200 $.

Commences des octobre, les travaux se prolongent tout
l'automne et sont suffisamment avances pour qu'une premiere messe y
soit celebree Ie 24 decembre de cette meme annee 1902. Le meme jour,
l'abbe Lemonde avait procede a une benediction privee de cette nouvelle
eglise de 70' x 43' et, Ie 31 decembre, il y erigeait les stations du chemin
de croix. Interrompus Ie 24 decembre suite a. un accident survenu au
moulin a. scie, les travaux ne devaient reprendre qu'en mars suivant pour
etre completes dans Je cours de ]'ete. Le 11 septembre de cette annee
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PREMIERE EGLISE DE KIAMIKA, 1903.

1903, Ie chanoine J.A.
PLantin, delegue de Mgr
Duhamel, procedait a la be
nediction solennelle du nou
veau temple alors que la mes
se de circonstance etait cele
bree par Ie Rev. J .A. Genier,
cure du Rapide-de-I'Orignal.

N otons ici que c'est a
I'occasion de cette benedic
tion que fut c1arifiee La ques
tion du titulaire de la com

munaute de Kiamika puisqu'il existait a cette epoque pas moins de
quatre «Saint-Gerard ». Dans une lettre datee du 19 septembre 1901,
l'abbe Lemonde avait deja demande a son eveque quelques
eclaircissements a ce sujet, lui laissant, com me il se doit, La prerogative
de choisir Jui-meme au besoin. lVlais comme Mgr Duhamel devait lui
rendre reponse a l'occasion de La benediction et qu'il fut empeche d'y
venir, L'abbe Lemonde fit lui-meme Ie choix. 11 s'en explique d'ailieurs a
son eveque dans cette lettre redigee le soir meme de la benediction de
I'egJ ise: «Comme fJotre Granoeur etait abdente, aWrd;"ai chot;Ji mOt-meme Saint
GeraroJ Iveque et martyr, fite Ie 24deptembre».

Les chroniques nous parlent de ce saint eveque, decede en 1046,
qui, it l'invitation du roi Etienne de Hongrie, fut Ie premier a evangeliser
ce peuple, a y elever des eglises et a regler Ie culte chretien. L'abbe
Lemonde s'etait-i] reconnu des similitudes de vie et d'ceuvres avec celles
de cet eveque missionnaire ?

Toujours est-il que, Les 9,10 et 11 juillet 1904, a l'occasion de sa
sixieme visite pastorale, Mgr Duhamel ne put que constater tous les
progres accomplis a Saint-Gerard sousla gouverne de ce jeune pretre
qu'il y avait envoye SLX ans auparavant. Le proces-verbal de cette visite
pastorale nous a d'aiJleurs conserve ces e10ges d'un eveque a I'endroit de
['un de ses pretres.

MGR DUHAMEL FAIT t'ELOGE DE L'ABBE LEMON DE

«Le Rivirend J.A. LenwtUJe mirite dU louangu pour don dlU:CU da"4

cette parokMe, nOll deukment a caUde dU bon r&Jultat financier maid

durtO/lt pour avoir reu,f,fi a ritablir la paix parmi 1e.J paroiMielkJ.
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...HISTOIRE...

Nou.J avon<l toute con/iance que La paroi"Me edt el1J:rie daM UJle ere de

prO<Jpiriti tant du point de vue dpirituel que tem.porel. »

J. T.Duham.e1, iveque, 11}uillet 1904.

Ce qui eut pour effet de stimuler encore davantage Ie devoue
ment de l'abbe Lemonde qui, malgre des apparences d'harmonie totale,
n'en continuait pas moins de souffrir I'opposition d'un certain nombre de
paroissiens. Le 31 juillet 1904, il fonde la Confrerie des Dames de
Sainte-Anne. La premiere reception de membres se deroule quelques
mois plus tard, soit Ie 8 decembre.

Presidee par Ie cure, cette ceremonie permet d'accueillir dans les
rangs de ]a confrerie mesdames MoYse Bisaillon, DeJphis Briere,
Napoleon Charette, Narcisse Desormeaux, Ferdinand Bisaillon,
Zenophile Bisaillon, MoYse Boisclair, Frs Charbonneau, Hormisdas
Daoust, Pierre Garneau, Thomas Garneau, Joseph Lachalne, Noel
Lachalne, Treff1e Lachalne, Louis Larocque, Cyrille Latreille, Alphonse
Leclair, Arthur Patenaude, Adelard Therrien, Auguste Turcotte. Dix
jours plus tard, on procedait a l'election des «dignitaires» . Furent alors
e]ues mesdames Napoleon Charette, Alphonse Leclair, Mo'ise Bisaillon,
Cyrille Latreille, Frs Charbonneau. Leur premiere reunion se tint au
presbytere, le 23 decembre. Affiliee a l'archiconfrerie de Sainte-Anne
de-Beaupre, la confrerie de Saint-Gerard survecut
jusqu'au milieu des annees 1950 OU on perd graduellement
la trace de ses activi tes.

Dans un tout autre ordre des realites, Ie cure
Lemonde se preoccupa aussi d'obtenir les lettres patentes
des terrains de Ia Fabrique, de favoriser le developpement
du village par la mise en vente de ces terrains, de chercher
des subventions pour les ecoles, Pendant un peu plus d'une
annee, a compter du 7 juillet 1906, il hebergea un vicaire
qui desservait la mission du Lac-des-Iles a tous les quinze
jours. La nomination d'un pretre residant a Saint-fume, en
octobre 1907, soulageait l'abbe Lemonde de cette
responsabilite et mettait un terme a la presence de ce
vicaire. Deux mois plus tard, dans une lettre datee du 6
decembre 1907, il offrait a Mgr Duhamel un exemplaire de
« SAINT-GERARD-DE-MONTARVILLE PAR X ... »

-OE-

S. GERAllD de MONTARVILLE

CO>lT£ LAB£tLE. Qlm.• O[OC6Sl1
D'onAWA.

PA.R x.",

•
NO,'lUi'l:<'OtTE:

lJaltllll:DLll: O"CI PI01HflE.lt
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J
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sans en preciser ni l'origine, ni l'auteur. Tout naturellement, plusieurs lui
attribueront par la suite la paternite de cette ceuvre. Mais, cinquante
cinq ans plus tard, une note manuscrite du chanoine Jean-Paul Poulin,
datee du 30 novembre 1962, remettra tout en question. Sur la base de
quelques temoignages et de ses recherches personnelles, Ie chanoine
Poulin propose que Ie veritable auteur de cette premiere histoire de
Kiamika serait l'abbe J.-Arthur Balthazard, alors professeur de
rhetorique au seminaire diocesain de Saint-Hyacinthe et villeglateur
assidu pendant la belle saison. Ce qui s'apparenterait bien au style
particulieremen t em phatique de cette ceuvre, tout a I'oppose de la
simplicite et du depouillement de celui de M. Lemonde, ainsi qu'a. son
lieu d'edition: l'imprimerie du Pionnier de Nominingue. On sait, par
deux autres petites publications intitulees MEMORANDUM 1906 et
MEMORANDUM 1907, que I'abbe Lemonde se contentait d'imprimer
ses textes sur une petite presse personnel.le.

Mais au-dela de tout cela, it semble toutefois que sa campagne en
faveur de la temperance et que son opposition croissante a l'obtention de
permis de vente d'alcool aient contribue directement a une opposition
encore plus Vlve a son endroit. Il s'en ouvre d'aiJleurs frequemment a
Mgr Duhamel au fil de sa correspondance de l'annee 1907.

Tant et si bien que, suite a une requete demandant son depart de
Saint-Gerard, l'abbe Lemonde remet lui-meme sa demission Ie 9 fevrier
1908. Acquies<;ant au vceu de son prHre, Mgr Duhamel designe sans
tarder son successeur: l'abbe Hector Yelle. Le 26 fevrier suivant, dans
une lettre OU il dit « laisser une paroisse en pleine desolation", I'abbe
Lemonde assure son eveque de sa disponibilite pour accueillir lui-meme
Ie nouveau pasteur.

LA DEMISSION DE L'ABBE LEMONDE

,( COIlJwirant que Ie.; edpriu de certain-<l catholiquu de rna paroucie

ciont grandement exc,:tid contre ma per<Jonne; que ce trouble va

grandid,lant et divide ICd parouciien<J et qu'i! en ri,lu./te que je puu

difficikment cOlltinlter ajaire dU bien conune je k di.Jirerau, je vien<J,

apr&! avoi,. mUrement rijtechi et lollguement prie, me remettre a votre

Grandeur et La prier de vouloir bien accepter Ina dimw<Jwn comme

cure de St-Girard-de-Montarvilk. »

J.A. Lenwnde ptre, 9 jivrier 1908.
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Au moment de son depart, il laissait une paroisse en bonne
situation flnanciere, la dette ayant ete reduite de 2 500 $ a 1 850 $ en
l'espace de trois annees. Ce qui avait fait dire a Mgr Duhamel, 10rs de sa
derniere visite pastorale en juillet 1907, « qu 'it eA eCJioent que ta dette Jera
/acitement payee en entier aCJant pLUJleurJ anm!eJ ».

Illaissait aussi derriere lui un bilan pastoral considerable. Par ses
diverses initiatives, il avait jete les fondements de ce qui allait devenir
une veritable paroisse: une eglise, un presbytere, un cimetiere, un
village embryonnaire, une communaute plus unie. Au cours de ses dix
ans de ministere, la population avait connu une augmentation sensible
de 40 %, passant de 446 en 1898 a 626 en 1908, et Ie nombre de families
de 79 a 108.

ali lil oe fa lot 1115. .Com me riviere ...

Les premieres annees de la succession de M. Lemonde se
deroulerent sans grand soubresaut, M. I'abbe Yelle continuant dans la
meme voie que son predecesseur.

C'est durant Ie mandat de M. Yelle que, Ie 5 juin 1909,
decede subitement Mgr Thomas Duhamel alors qu'il est en visite
pastorale a Casselman. Comme beaucoup d'autres colons, ceux
de Kiamika vecurent cet evenement comme Ja perte d'un
veritable « pere }, qui n'avait jamais cesse de veiJler a leur
developpement tant materiel que spirituel. Un an plus tard, soit Ie
6 septembre 1910, Ie Vatican annon~a la nomination de Mgr
Charles-Hugues Gauthier comme nouvel archeveque d'Ottawa.

L'ete suivant, Ie 15 juillet 1911, il effectue sa premiere
visite pastorale a Saint-Gerard et proflte de l'occasion pour

donner son autorisation aux travaux de reparation des fondations M. L'ABB~ HECTOR YELLE

du presbytere. II note a son rapport « I'existence d'un bon esprit» dans
la paroisse depuis qu'a cesse la vente de « boissons enivrantes ». Pour sa
part, I'abbe Yelle poursuit Ie developpement du village. Au cours de
I'annee 1912, il procede a la vente d'autres lots sur les terrains de la
Fabrique. En novembre de la meme annee, J soumet a Mgr Gauthier un
plan de lotissement portant les noms des proprietaires: F. Montigny,
Mme C. Latreille, P. Lacasse, F. Dufour, A. Filion, M.A. Lafleur, Ph.
Ouimet, N. Lachalne, F. Jodoin, O. David. Quelque temps plus tard, un
nouveau pretre, l'abbe Rosario Bazin, arrive pour prendre la releve de
l'abbe Yelle jusqu'en 1915.



M. L'ABBE RENt BAZIN
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Et c'est durant Ie mandat de M. Bazin que survient
un autre evenement important de la vie de la mission de
Saint-Gerard. Le 21 avril 1913, Ie Pape Pie X signe Ie decret
pontifical qui detache les cantons du nord de l'archidiocese
d 'Ottawa pour Jes rassembler et les eriger en un nouveau
diocese autour du siege episcopal de Mont-Laurier.
Quelques mois plus tard, en aout, un cablogramme de Rome
au delegue apostolique annonce officiellement cette decision.
On y communique aussi Ie nom du nouvel eveque fondateur:
J'abbe Fran<;ois-Xavier Brunet, secretaire de I'archeveque
d'Ottawa, un pasteur bien au fait des realites de son nouveau
diocese puisqu'il avait ete charge par Mgr Gauthier de voir a
la pertinence et a la faisabilite du premier projet de diocese
que lui avait soumis, en fevrier 1912, l'energique cure de
Mont-Laurier, ['abbe Alphonse Genier.

Le 28 octobre, Fran<;ois-Xavier Brunet est ordonne eveque dans
la cathedrale d'Ottawa. Des Ie lendemaLn, jl prend la route de son
nouveau diocese ou, tout au long de son parcours, on lui temoigne un
accueil des plus chaleureux. II arrive enfin a Mont-Laurier OU il est
introduit a son humble cathedrale et a son siege episcopal. C'est la que
l'attendent, en hesse, les dignitaires de la ville, une bonne partie de ses

diocesains et la plupart de ces « opiniatres heritiers du cure
Labelle» - dixit Luc Coursol - que sont les membres de son
clerge.

Sans tarder, Ie premier eveque de Mont-Laurier
entreprend Ia tournee de son vaste diocese et, Ie 28 juin
1914, il arrive a Kiamika pour sa premiere visite pastorale.
Dans son rapport, il note Ie grand esprit de foi qui y regne et
l'affluence aux celebrations de la penitence et de
l'eucharistie. II remarque d'une fa<;on toute particuliere que
la dette a ete reduite a un montant de 650 $.

Pendant ce temps, dans la mission voisine, a Picardie,
la situation evol ue : en ce me me ete 1914, Ie 28 juillet, on se
regroupe en corporation municipale sous la designation de
Val-Barrette et, la meme an nee, a lieu l'ouverture des
registres relLgieux. Des I'annee suivante, on construit la
premiere eglise qui sera benite Ie 3 septembre 1915. e'en

MGR FRANC;:OIS-XAVIER BRUNET,

PREMIER IOVEQUE DE

MONT-LAURIER.



etait deja amplement pour exercer sur les familles du nord du canton
Kiamika un attrait considerable et, vu leur proximite geographique,
plusieurs d'entre elles manifesteront a Mgr Brunet leur desir d'etre

detachees de Saint-Gerard pour etre integrees a cette mission en plein
essor. Ce qui se fera officiellement en 1920, au moment de rerection

canonique de la paroisse Saint-Gerard.

Au cours de l'annee 1915, l'abbe Pierre Neveu prend
la releve de M. Bazin comme cure de Saint-Gerard. C'est
sous son mandat que seront elus les premiers « syndics» pour
l'assister dans l'administration temporelle de la paroisse. lls
ont pour nom Josephat Touchette, Ferdinand Bisaillon,
Pierre Diotte. Parmi les pouvoirs qu'ils exercent,
mentionnons celui de fixer les tarifs de la vente des bancs de
l'eglise et de la dime de meme que Ie mode de perception de
I'un et l'autre. C'est ainsi que dans une resolution datee du

27 janvier 1918, les syndics et Ie cure decident que la vente
generale des bancs de l'eglise sera reportee du premier
dimanche de janvier au premier dimanche de mai pour
profiter des plus grandes assistances de la belle saison. Fait

assez rare pour cette epoque, il est aussi resolu que, suite a M.l·ABB~ A. PIERRE-NEVEU

une augmentation generale de l'evaluation des proprietes, Ie
taux de la dlme du cure passera de soixante-cinq cents par cent piastres
d'evaluation a cinquante cents du 100 piastres, avec un versement
minimal de 2 piastres pour les locataires et les tenanciers de petites
proprietes. Quelques mois plus tard, au printemps, les syndics feront
aussi construire un nouveau hangar a voiture pour l'usage du cure,
l'ancien etant devenu <drop pelit et OanJ un etat de c,etu..Jti alJanct!».

Mais l'existence de ce groupe de syndics tire a sa fin. Leur
derniere decision importante se prendra lors de leur assemblee du
11 avril 1920: l'erection d'une nouvelle grange destinee a «ahriter led

produit.:i a.'1ricoled de.! terred de fa Fabrlque afU.da,lJe ()u cure. »

Mais, trols semaines plus tard, plus precisement Ie 2 mai, une
assemblee de paroissiens elit les trois premiers marguilliers de l'histoire
de Saint-Gerard. Joseph Gratton, Joseph Deschamps et Napoleon
Charette acceptent done cette nouvelle responsabilite a la fois civile et
religieuse sanctionnee par la Loi des Fabriques.
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En soi, cette modification du titre ou statut des administrateurs
aurait bien pu passer partaitement inapef/;ue, mais elle etait l'indice d'un
changement encore plus important. En effet, Ie 6 avril precedent, par un
decret public, l'eveque de Mont-Laurier conferait a ]a communaute de
Saint-Gerard Ie statut ofticiel de «cure et paroisse,> avec un territoire
bien delimite et ['ensemble des responsabilites et droits correspoodants.

MGR BRUNET ERlGE LA PAROISSE SAINT-GERARD-MAJElLA

"En COfkJequence) fWlt<J aVOfkJ erige et erigeoflJ) par lu preJente<J) en

titre de cure et de paroi./Je JOU.! ('invocation de Saint~Gerard-Maiella

Ie territoire Juivant ( ...) entierement cJOlkJ fwtre juriJiction Jpirituelle)

a fa clJar.lJe de.! cureJ ou deJJervaJlu qui y Jeront etahlM par fWlt<J et

par fUM .Ju~ceJcJellr.J. »

FX. Brunet) eveque) 6 avril 1920.

Cette erection canonique de la paroisse de Saint-Gerard
constituait done la reponse de Mgr Brunet aux demandes de plus en
plus nombreuses et pressantes qu'i.} avait re<;ues depuis quelques annees
et qui avaient atteint un sommet dans une requHe officielle qu'on lui
avait presentee le 7 juilJet 1919.

Ii faut dire que cette requete avait aussi reveille ou stimule un
tout autre sentiment d'appartenance chez une dizaine de francs
tenanciers du nord du canton qui desiraient etre integres a la mission de
Val-Barrette et qui I'avaient sigoifie par ecrit a leur eveque.

C'est donc pour verifier Ie bien-fonde de cette requete et des
autres demandes d'integration a la mission de Val-Barrette que Mgr
Brunet depeche a Kiamika, Ie 4 decembre 1919, I'abbe J.M. Martin,
cure de Ferme-Neuve, comme commissaire-enqueteur. Celui-ci
authentifie la validite de la requete en faveur de l'erection de la paroisse
Saint-Gerard, verifie les noms des francs-tenanciers qui desirent etre
rattaches a la mission de Val-Barrette - plus precisement Medard
Larocque du Lot no 46, rang 7 et Jean Charbonneau du lot no 46 et 47
du rang 6 -, redige sur place un proces-verbal aussitot contresigne par
Josephat Touchette et Ferdinand Bisaillon. Apres une derniere
verification de titre de propriete, Ie cure Neveu, dans une [ettre a son
eveque datee du 30 decembre, tirera l'ultime conclusion qui transpire du
proces-verbal de l'abbe Martin: seuls les francs-tenanciers des lots no 45
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en montant, des rangs 6 et 7 du canton Kiamika, desirent etre rattaches
a la mission Saint-Joseph de Val-Barrette.

Lors de la redaction du decret d'erection et, davantage encore au
moment de Exer deEnitivement les limites de la nouvelle paroisse Saint
Gerard, Mgr Brunet s'inspirera grandement des observations des cures
Martin et Neveu. C'est d'ailleurs ce qu'illustre cette clause de reserve
d'une partie du canton Kiamika incluse dans Ie decret d'erection et qui a
servi a Exer la limite nord du territoire de Ja paroisse :

« ••• now a~olZd conAati et veri/if dan" touted leurJ partied LeJ faltJ enonCN
dan" La ()ite requite: L'opportunite, anotre jugement, de reJerver pour La future pa
rO/Me canomque de St-JoJeph oe VaL-Barrette, Lu LotJ 45 et 46 danJ Lu rangJ V, VI
et VII dU canton Kiamika et Lu LotJ 7et 8 dana LeJ rangJ VIII, IX, X, XI et XII»

EnEn, autre trait particulier de ce decret d'erection: Ie titulaire
de la paroisse n'est plus Saint-Gerard, l'eveque et martyr qu'avait choisi
l'abbe Lemonde, mais bien Saint-Gerard-Majella, frere redemptoriste

qui vecut de 1726 a 1755 et qui mourut en participant aux souffrances
du Christ en croix et dans une vision de Ia Madone. La tradition fit de

lui Ie patron des premiers communiants.

Bien qu'aucune explication n'ait ete donnee comme motif de ce
changement, plusieurs y ont vu Ie signe d'une reconnaissance et d'une
appreciation de l'reuvre de predication et d'evangelisation accomplie a
I'epoque par la congregation des redemptoristes. Rappelons-nous,
d'ailleurs, que, des 1906, deux des leurs, les reverends peres Lemire et
Saucier, s'etaient particulierement signales dans une retraite de plusieurs
jours qui avait donne des resultats evalues comme «au-dela de nos

esperances » par Ie cure Lemonde.

LA CONSOLIDATION DE LA
COMMUNAUTE PAROISSIALE

Avec cette erection canonique de la paroisse Saint-Gerard se realisait
donc, trente-six ans plus tard, un des reyes du cure Labelle:
l'implantation permanente d'une communaute paroissiale Ie long de la
Kiamika. Dne fois surmontees toutes les difficultes et divisions
originelles, on pouvait s'attaquer a une nouvelle ere: celie de la consoli
dation de cette communaute. Ce que firent aussitot les uns et les autres.

Comme riviere ... au Iil de la lot' 1,,9



PREMIERE tGlISE AVEC SES APPUIS LATERAUX,

Et au cours des premieres annees qui suivirent, les energies de
tous et chacun furent mobilisees par Ie besoin d'une nouvelle eglise. Non
seulement celle du cure Lemonde mena<;ait-elle de s'ecrouler, mais Ie
contexte general s'y pretait bien.

Comme Ie note lui-meme lVlgr Brunet, Ie 26 septembre 1920,
dans Ie prod~s-verbal de sa deuxieme visite pastorale, ]a paroisse jouit
«{)'une exceLfente ditaation.!inallciere». Avec une dette eteinte depuis
main tenant quatre ans, la paroisse a pu se constituer un en-caisse de
2659 $ au 31 decembre 1919. C'est donc en toute serenite que la
Fabrique peut cherir Ie projet d'une nouvelle eglise, tout en cherchant a
augmenter ses Iiquidites.

C'est ainsi qu'elle procede, Ie 28 aout 1921, a une nouvelle vente
de lots a me me ses terrains. Cinq acheteurs versent chacun 100 $ pour

I'acquisition de ces lots:
Ferdinand Filion, Louis
Beausejour, Adolphe Filion,
Gerard Filion et Ferdinand
BisaiIJon. Ouelques mois plus
tard, plus precisement Ie 20
novembre, nouvelle initiative
de la Fabrique: adoption d'une
resolution de coupe de bois
marchand sur ses lots en vue
d'une vente au profit de la
future eglise.

Des Ie debut de l'annee
suivante, la Fabrique franchit
une nouvelle etape. Dans une

resolution datee du 5 fevrier 1922, les marguilliers J. Auguste Turcotte,
Napoleon Charette, Adrien Filion et Ie cure Neveu decident de recourir
aux: services d'un architecte afin de preparer les plans et devis de l'edifice.
On lui demande aussi d'evaluer ce qui pourrait etre utilise comme bois et
charpente de ['actuelle chapelle, de determiner la nature des materiaux a
utiJiser et d'estimer les couts eventuels de l'entreprise. C'est a l'architecte
Brodeur de la frrme Brodeur et Pilon de Hull qu'on s'en remettra pour la
realisation de cette etude.
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au fit 'Je ta /oi 1121Com.. tne riyiere ...

En decembre de Ia meme annee, il est ensuite resoJu de vendre a
Henri Briere et Cie, au prix de 922,11 $, une partie de la coupe de bois
effectuee l'hiver dernier sur les terrains de la Fabrique, l'autre partie
etant vendue a M. Alfred Gingras de Montreal pour la somme de
384,68 $. Fin decembre, plus precisement Ie 31, il est resolu de faire
couper et preparer, des cet hiver, Ie bois de charpente necessaire a la
nouvelle eglise et d'adresser, a cette fin, une demande a Ia Cie James
Mclaren pour etre dispense des droits de coupe habituels.

Enfin, Ie 14 janvier 1923, les marguilliers et Ie cure tiennent une
assemblee des francs-tenanciers de la paroisse afin de decider de la
construction d'une nouvelle eglise. Le cure Neveu presente Ie projet. n
commence donc tout naturellement par exposer les raisons qui motivent
cette construction: I'eglise actuelle « menace ruine» et ne peut etre

reparee; la Fabrique dispose de moyens financiers suffisants sans avoir
recours a une repartition legale; elle peut aussi compter sur du bois de
construction deja coupe. Non seulement la resolution de batir est-elJe
adoptee unanimement, mais encore les trancs-tenanciers s'engagent-us,
en plus, a fournir chacun mille pieds d'epinette en billots - ou 10$ en
argent - et trois jours de corvee avec chevaux. Comme l'ecrit alors Ie
cure Neveu dans son proces-verbal: «aUe Mdem6/ie J'eA tenue 'JaM La pLUe:!
par/aite hamwnie et chaclUl parawdait heureu.-r: de La dicidum pride ».

Mais ce sera la derniere grande initiative du cure Neveu
dans ce dossier qu'u avait si bien pilote jusque lao A l'ete suivant,
soit Ie 18 juillet, I'abbe Adelard Fauteux prend la releve comme
cure de Saint-Gerard et c'est a lui que reviendra la responsabilite
de superviser les travaux de construction de [a nouvelle eglise.

Ces travaux s'amorcent donc des Ie mois d'avril 1924 pour
s'echelonner jusqu'en octobre, selon les plans et devis des
architectes Brodeur de Hull et retouches par Bernier de
Montreal; ils sont effectues a la journee et Ie cure Fauteux peut
compter sur I'expertise de M. Hector Langlois de Mont-Laurier
qui agit comme contremaitre et sur les devoues services de ses

I d 1 M. L'ABBt: ADt:LARDtrois margui liers: A rien Filion, Albert Portelance et Wi] iam
FAUTEUX

Charti.er. Des Ie premier juin, avec I'autorisation de l'eveque, la
Fabrique s'assure d'une meilleure marge de manceuvre flOanciere en
contractant un emprunt de 12 000 $ sur billets de paroissiens, au taux
d'interet de 5 % .



DEUXIEME EGLISE ET PREMIER PRESBYTtRE.

J\1eme si les travaux ne sont
pas encore completement termines.
une premiere messe est celebree Ie 15
aout, jour de la fete de l'Assomption de
la Vierge Marie, par un enfant de la
paroisse, l'abbe Ulderic Beaulieu,
professeur au seminaire de Mont
Laurier. Fils de Leon Beaulieu et
d'EJise Bourassa, il etait venu vlvre a
Kiamika avec ses parents apres quel
ques annees passees a Saint-Leon de
Maskinonge, son village natal. Et Ie 11

juiHet 1920, en la catnedrale de Mont-Laurier, il avait ete ordonne
pretre par Mgr Brunet pour servir dans ce tout nouveau diocese.
Le vingt-six aout, la sacristie est pratiquement terminee et l'abbe R
Cadieux peu t y proceder a I'erection d'un chemin de croix. Selon Ie
journal des comptes de la paroisse, les travaux se poursuivent jus
qu'au 18 octobre, jour de la demiere paie des ouvriers .

Et c'est Ie 28 octobre qu'a finalement lieu la benediction
de cette nouvelle eglise de 96 pieds de long par 45 pieds de
largeur et dont Ie cout total s'€leve a 21 183,48 $. La celebration
est presidee par Ie nouvel eveque de Mont-Laurier. Mgr Joseph
Eugene Limoges, qui, ]e 30 novembre 1922, avait pris la
succession de Mgr EX. Brunet, decede subitement Ie 7 janvier de
la meme annee. II est evidemment entoure d'un nombre

impressionnant de fideles
venus celebrer ce joyeux eve
nement et aussi de quelques
cures des paroisses environ
nantes, les abbes Pierre Neveu,
J os. Cossette, R. Cadieux,
Orner Lavergne, Donat
DumoucheL J.B. Charland.
Labbe Noel Fauteux, cure de
Sainte-Claire de Tetreaultville
du diocese de Montreal et
cousin du cure de Saint~
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DES HOMMES AU TRAVAIL LORS DE LA CONSTRUCTION DE LA

DEUX'tME EGltSE EN 1924.

M. L'ABBE ULDERIC
BEAULIEU



MGR JOSEPH-EUGENES

LIMOGES, DEUXIEME

EV~QUE DE MONT-LAURIER.

a It J i t () e t 11 J 0 i I ,23. .,
r'~lere ...Com me

Gerard, prononce alors Ie sermon de circonstance. L'ameuble
ment interieur de t'egEse est complete en novembre avec l'achat a

M. J.A. Boisvert d'un nouvel orgue au prix de 274 $.
En6n, il ne reste plus qu'a meubler ce clocher elance qui

pointe vers Ie cieL On s'y attaque des Ie mois de fevrier 1925.
Suite a un resolution du 8 fevrier dument approuvee par Mgr
Limoges, la Fabrique passe une commande ferme de trois cloches
aupres de la celebre compagnie fran9aise «Fonderie de cloches
Les Fils de Georges Paccard ", sise a Annecy-Ie- Vieux en Haute
Savoie, avec date de livraison fIxee au 10 octobre prochain. C'est
la maison Z.O. Tourangeau de Montreal qui joue Ie role
d'intermediaire. Le 30 aout, la Fabrique contracte un nouvel
emprunt de 1 500 $ en prevision de cette nouvelle depense
majeure. Comme aucun delai ne vient perturber les echeanciers prevus,
la livraison se fait a la date prevue et, Ie 18 octobre, a 15 h, s'amorce la
ceremonie de benediction des cloches. Delegue par l'vlgr Limoges qui est
retenu a Rome par la visite des eveques canadiens, ['abbe Robert Jutras
preside la celebration en tant qu'administrateur diocesain. Et c'est de
nouveau l'abbe Ulderic Beaulieu qui intervient en pronon9ant Ie sermon
de circonstance.

Acquis au cout de 1865 $, ce carillon de trois cloches reproduit
les notes « sol» - «si» - «re ». D'un poids de 1550 livres - 1890 livres
avec monture - la plus grosse donne la note «sol», Elle porte les
inscriptions Pie XlI, pour Ie pape de I'epoque, Joseph-Medard, pour
l'archeveque Emard d'Ottawa, Joseph-Eugene, pour I'eveque Limoges
de Mont-Laurier, Adelard, pour I'actuel cure Fauteux, et Gerard,
titulaire de la paroisse.

La deuxieme cloche pese 750 livres - 880 byres avec monture - et
donne la note" si ». Elle porte les inscriptions Joseph et Marie, Rosario,
pour Ie cure Bazin, Pierre, pour Ie cure Neveu, Joseph, pour Ie
marguillier Gratton, Napoleon, pour Ie marguillier Choquette, Auguste,
pour Ie marguillier Turcotte, et Joseph, pour Ie marguilLier Deschamps.

Enfin, la troisieme reproduit Ie « re " et pese 450 livres - 509 avec
monture -. Sur ses llanes, les inscriptions s'alignent: Joseph-Aime, pour
Ie premier cure residant Lemonde, Hector, pour Ie second cure residant
Yelle, Adrien, pour Ie marguillier Filion, William, pour Ie marguillier
Chartier, Albert, pour Ie marguillier Portelance, et Jules, pour Ie
marguillier Meilleur.



lES TROtS CLOCHES DANS lE SANCTUAIRE POUR lA BENEDICTION.

Le lendemain, 19
octobre, c'est Ie branle-bas

general pour I'installatlon des
cloc hes dans Ie cloche r. On
imagine facilement I'effort
requis pour hisser dans leur
niche ces cloches qui, avec leur
monture et Ie systeme de
marteaux, representent pas
moins qu'un poids de -4800
livres. One entreprise qui faillit
d'al11eurs virer au drame

puisque, durant la manreuvre,
la plus grosse des cloches se
detacha de ses amarres et

tomba du haut du clocher. M.iraculeusement et heureusement, sans
blesser personne, ni se briser.

Au lendemain de tels temps forts, la vie reprendra progres
sivement son cours normal jusqu'en cette annee 1925 au cours de
laquelle l'abbe Henri Lecompte, professeur au seminaire de Sainte
Therese, vient precher une retraite au terme de laquelle i1 fonde la Ligue
du Sacre-C<.eur. Pas moins de cent hommes s'engagent aussitot dans ce
nouveau mouvement de piete. Albert Portelance, William Chartier et
Jules Meilleur sont respectivement designes comme president, premier
vice-presi.dent et second vice-president du mouvement. Le 3 octobre
1926, Mgr Limoges benit Ie drapeau confectionne en France au cout de
70 $ et Ie remet aux Ligueurs de Saint-Gerard pour etre deploye dans Ie
sanctuai.re lors du deces de tout membre de la Ligue. Jusqu'en 1941, la
seule aCtlvite de la Ligue consistera en la celebration annuelle de la fete
du Sacre-Creur. En 1941, on procedera a une reforme de la Ligue. Aime
Valiquette est alors nomme president, Napoleon Gratton, vice-president,
et Adrien Filion, secretaire. One cotisation de 25 cents est exigee des
membres et donne droit au Bulletin de la Ligue. On organise aussi des
celebrations regulieres de priere. Ainsi, a tous les deux mois, la Ligue
tient en groupe son heure d'acloration Ie premier dimanche du mois. Les
activites de la Ligue cesseront au debut des annees 1960 et les Jivres de
compte seront fermes en 1969.
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l\lais revenons-en autour des annees 1925, it ces moments OU
nous avons ouvert cette parenthese de ]'histoire de la Ligue du Sacre
C<:eur; et, plus precisement, au 26 septembre 1928, au moment OU Mgr
Limoges vient effectuer sa deuxieme visite pastorale. C'est alors pour lui
l'occasion de feliciter Ie cure de sa bonne administration et les
paroissiens pour l'esprit de foi et de generosite qui se reflete dans leur
toute nouvelle eglise. Il prof'ite de sa venue pour confirmer soixante
quatorze enfants.

Il faudra attendre l'annee 1929 pour que s'ecrivent deux
nouvelles pages de l'histoire religieuse de Kiamika. La premiere relate
]'arrivee des Seeurs de Sainte-Croix. Des Ie printemps, a la demande du
cure Fauteux, Mgr Limoges avait formule une demande aupres de la
superieure generale de cette congregation pour qu'elles viennent
prendre charge de l'education des enfants. Le 14 juin, reponse positive
de Seeur Marie de Sainte-Julienne, secretaire generale de la congre
gation: Jes religieuses seront it Kiamika en septembre pour y commencer
leur enseignement. Le 30 juin, la commission scolaire de Kiamika
adresse it l\Ilgr Limoges une resolution officielle en ce sens qui sera aus
sitat approuvee. Les religieuses arrivent en ete, s'etablissent dans leur
couvent et obtiennent, par un dec ret de l'eveque date du 12 septembre,
l'autorisation d'y tenir un « oratoire semi-public» sous Ie vocable de
Saint-Gerard avec reserve eucharistique pour Ie Tres-Saint-Sacrement.
Tel que convenu, leur enseignement s'amorce en septembre et se
poursuivra, toujours avec Ie meme zele et Ie meme devouement, pendant
quarante-quatre annees jusqu'a leur depart definitif survenu en 1973.
Mais non sans avoir fait germer dans ]e ceeur de guatre jeunes filles de la
paroisse Ie gout de marcher dans leurs traces et de s'engager dans la vie
reLigieuse. Deviendront ainsi religieuses de Sainte-Croix: Alice Filion,
Seeur Marie-Gabriel-de-la-Croix; Ghislaine Saint-Jean, Seeur Marie
J ean- Berchmans; Alice Tu rgeon, Seeur Marie-Joseph Adelard;
Gertrude Turgeon, Seeur Marie-Rose-Gertrude; et Yvonne Gratton,
Seeur Marie-Gilberte.

Au fil du temps, d'autres vocations religieuses surgissent aussi du
fertile terreau paroissial de Saint-Gerard. C'est notamment Ie cas de
Rejeanne Lachalne pour les Seeurs du Bon Pasteur, de Priscille
Boudrias pour les Seeurs de Saint-Joseph et de Berthe Valiquette pour
les Seeurs de Notre-Dame, de Georgette Suppere des Seeurs
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Adoratrices du Precieux-Sang d'Ottawa, de Marie Turgeon de la
Congregation Notre-Dame-AuxJiatrice, de Ernest et Etienne Turgeon
chez les Freres de Saint-Gabriel, de Rosaire Girouard chez les freres
Oblats de Marie-Immaculee et de Rita Girouard chez les Seeurs de la
Sainte-Famille.

Mais pour en revenir a cette annee 1929, et parallelement a
l'arrivee des Seeurs de Sainte-Croix, il nous faut aussi mentionner
l'etablissement de la Congregation des Enfants de Marie, le 8 decembre.
C'est mademoiselle Eugenie Briere qui, la premiere, accepta la
responsabilite de presidente; elle j'assuma d'aiUeurs jusqu'en 1943. Le
mouvement vivra jusqu'en 1969, annee de la fermeture des livres de

compte.

En cette meme annee 1929, une autre initiative du cure Fauteux
merite qu'on s'y attarde. Sous la pression de nombreux paroissiens, il
caresse Ie projet d'ouvrir de nouvelles terres a Ia colonisation. La cible
toute designee et convoitee: Ie canton Rivard, a la limite sud de la
paroisse. Des fevrier 1929, il passe a l'action. Fort d'une requete de
paroissiens, il demande a Mgr Limoges d'intervenir aupres du ministre
de la Colonisation, des Mines et des Pecheries. I'HonorabIe J.E.
Perreault, en vue de I'ouverture du canton Rivard a la colonisation. Ce a
quoi, de bonne grace, se prete Mgr Limoges. l\1ais, dans une lettre du 29
mars, Ie ministre signale qu 'un probleme se pose: une portion non
arpentee de ce territoire fait partie integrante de la reserve forestiere de
la »Singer Manufacturing Company«. Un mois plus tard, Ie sous
ministre informe I'eveque qu'un representant du ministere, M. Paul
Kieffer, viendra rencontrer les gens de Kiamika et inspecter les lieux
avec ewe Informe de tout cela par son eveque, Ie cure Fauteux lui ecrit
pour Ie remercier de ses initiatives. Mais Ie ton de certe lertre datee du
20 mai laisse transpirer chez ce pasteur une bonne dose de realisme,
sinon de pessimisme: il avoue craindre que «fa partie ne doit perdue, Ie coup

manque», trop de personnes influentes - comme des membres du Club du
Lac-a-Ia-Truite - ayant fait pression pour bloquer ce projet. Les faits
viendront par la suite comme confirmer son apprehension puisque des
IDois et des annees passeront avant qu'il n'en soit a nouveau question.

Ce n'est qu'en mai 1933 que ce projet refait surface. A Mgr
Limoges qui l'informe des resultats pIutOt negatifs du rapport sur Ies
terres colonisables du canton Rivard, 1\1.. Fauteux retorque qu'un autre
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rapport, redige en novembre precedent par M. Deslisle, aHlrme que
«( c'ftait bon». Ce qui prouve, se]on lui, ( que ce donI' Led claiM qui barrent

L'affaire.» Et pour tout verifier de visu, il projette d'aller marcher une
partie du canton Rivard de meme que les rangs 12 et 13 du canton
Dudley.

!viais ni l'histoire ni les archives ne conserveront la moindre trace
de cette marche de reconnaissance et encore moins de developpements
ulterieurs de ce projet qui, semble-t-iL s'evanouira dans les limbes de
l'histoire.

Entre-temps, dans la parolsse, Ie 27 septembre 1932, Ie Reverend
Pere Brosseau o.p. avait institue la confrerie du Saint-Rosaire a laquelle
adhererent de nombreuses families de la paroisse. Puis, la vie reprend
son COlifS normal jusqu'au 22 juillet 1934. En ce bel apres-midi d'ete,
quatre cents personnes se sont massees autour d'une nouvelle croix
erigee sur la montagne de la ferme Georges Suppere pour assister a
cette benediction commemorant Ie dix-neuvieme centenaire de la

Redemption et Ie quatrieme centenaire de la decouverte du Canada par
Jacques Cartier. Dominant tout Ie village, cette croix se voulait

egaJement un temoignage de la foi et de la piete de tous
les paroissiens. Trois d'entre eux y avaient toutefois
apporte une collaboration particuliere: William
Chartier avait donne Ie bois, Henri Bisaillon \'avait

construite et Noe Filion I'avait peinturee. L'erection et
la benediction de cette croix constituaient la realisation
d'une suggestion que Ie Pere Benoit o.m.c. avait
formulee au moment de la cloture de sa predication de
trois jours du debut de juillet. Depuis lors s'eJeve
toujours sur cette meme colline une croix qui rappelle
sans cesse aux generations successives que leur histoire
en est une «de foi trempee ».

Cette croix, Mgr Limoges la contemplera a
loisir quelques mois plus tard, lors de sa troisieme vlsite
pastorale, Ie 20 septembre. Dans Son rapport, il note Ie
bel ordre et la grande proprete de toutes choses en
cette eglise paroissiale . .Mais, pour la premiere fois, il
signale «( L'ahdence J '/til bOil nOJnhre Je paroid,1 iend au;x:

JifjfrentJ exerClced de La t,.Julte pa.Jtorale ». L'aspect fi nancier LA CROIX DE 1934.



LA PREMIERE SALLE PAROISSIALE.
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retient aussi son attention. La dette n 'a pu etre diminuee depuis quatre
ans: elle se maintient toujours a 8450 $. Au moins, les interf~ts et les
assurances ont ete payees malgre la crise economique qui sevit et qui, a
plusieurs reprises, a oblige la Fabrique a renouveler ses billets d'em
prunt. Bref, ecrit-i] dans son rapport, «/a parOUJe edt bien adminutrie».

Les mOls se suivent et l'ete 1935 marquera l'histoire par l'in
cendie du premier couvent des Sreurs de Sainte-Croix. Mais, aussitot,
on s'attelle a la tache pour rebatir. Autre fait de l'epoque a signaler; la
saison estivale semble de plus en plus attirer de visiteurs et de touristes

venus profiter des ressources naturelles, halieutlques et
cynegetiques de la paroisse. A un point tel que Ie cure
Fauteux se desole de ne pouvoir accommoder, en une seule

messe dominicale, tous ceux et celles qui voudraient y
participer, plusieurs se retrouvant sur Ie perron ou
deambulant dans les rues du village. Le 29 juillet, il adresse
donc it Mgr Limoges une demande d'autorisation d'une
seconde messe Ie dimanche pour la periode allant de juillet
it novembre. Ce que l'eveque lui accordera sans hesiter et
qui se renouvellera ensuite d'ete en ete.

Deux ans plus tard, les 2 et 3 juin 1937, Saint
Gerard accueille son eveque pour une quatrieme visite. Celui-ci se
rejouit des deux nouvelles constructions qui sont venues s'ajouter au
patrimoine communautaire: la nouvelle ecole remplac;ant Ie couvent
incendie des sreurs et la salle paroissiale dont il avait autorise la

construction par une resolution datee du 16 janvier 1935.
Profitant de cette visite, Mgr Limoges confirme aussi quatre
vingt trois enfants.

Douze mOlS plus tard, la paroisse sera de nouveau une
occasion de rejouissance pour l'eveque de Mont-Lauri.er mais,
cette fois, par I'entremise de l'un de ses enfants. En effet, Ie 11
juin 1938, en la cathedrale de Mont-Laurier, a rage de 27 ans,
Gerard Suppere, fils de Georges Suppere et de Eva Filion, est
ordonne pretre par Mgr Limoges, devenant ainsi la deuxieme
vocation presbyterale surgie de Kiamika. Apres une premiere
nomination comme vicaire a la paroisse-cathedrale et
professeur au seminaire Saint-Joseph, l'abbe Suppere
exercera par la suite un ministere de vicaire it Saint-RemiL'ABB~GERARD SUPPERE.



d'Amherst, Huberdeau, Saint-Faustin, Sainte-Agathe et Saint-Donat. II
deviendra ensuite successivement cure de Chute Saint-Philippe, Grand
Remous et Bois-Franc. Apres une pause de quelques mois due a la
maladie, il est nomme aum6nier d'h6pital a L'Annonciation tout en
assumant un ministere de vicaire a Labelle. C'est a Littletown,
Massachussetts, qu'il s'eteindra, a I'age de 58 ans, Ie 5 fevrier 1969,
apres y avoir exerce un ministere d'aum6nier d'h6pital. II repose au
cimetiere de Labelle au furent celebrees ses funerailles, le 8 fevrier 1969.

En cette me me annee 1940, quelques jours a peine apres
l'ordination de Georges Suppere, soit Ie 29 juin, un troisieme enfant de
Saint-Gerard s'engage dans la vocation presbyterale: Gabriel Filion, fils
d'Adrien Filion et d'Orise Desjadins, est alors ordonne prHre en la
cathedrale Marie-Reine-du-1V10nde de l\lontreaJ pour la Congregation
des Peres du Saint-Sacrement.

ORDINATION DE GABRIEL FILION, LE 29JUIN 1940.

Retournons justement dans leur village natal OU on s'apprete a
accueillir Ie premier pasteur du diocese pour sa cinquieme visite
pastorale. Fidele a la coutume d'une visite a tous les trois ans, Mgr
Limoges revient les 18 et 19 septembre 1940. Le premier jour, il
procede, dans Ie cimetiere paroissia\' a la benediction d'une croix en
chene de dix-sept pieds de hauteur rehaussee d'un corpus de marbre
blanc. D'un cout total de 150 $ defraye par les dons de paroissiens et
paroissiennes, cette croix avait ete confectionnee par Achille Bisaillon a
partir du bois donne par William Chartier. Le deuxieme jour, l'eveque
preside aux diverses activites et celebrations et confirme cent deux
enfants. Apres avoi r constate une diminution de 450 $ a la dette
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paroissiale malgre les effets durables de 1a crise economique, il souligne
Ies nombreuses assistances aux diverses celebrations. Enfin, en guise
d'evaluation generale, il termine par ces mots: « cette parOUde de fait
remarquer dOUd tOUd rapportd. ))

Cette benediction de croix et cette visite de l'eveque seront Ies
deux derniers evenements speciaux du sejour de dix-huit ans du cure
Fauteux a. Saint-Gerard. Des Ie printemps suivant, il prend le chemin de
Saint-Faustin ou Mgr Limoges l'a nomme cure.

Lui succede alors celui qui, pendant vingt-neuf ans,
marquera la paroisse de Saint-Gerard d'une empreinte
indelebile: l'abbe Marcel Poissant. A quarante-cinq ans, i1
jouit d'une sante de fer et peut puiser dans son vaste bagage
de vingt-et-un ans d'experience comme pretre de paroisse. II
arrive de Lac Saint-Paul OU i1 a passe les dix-sept dernihes
annees comme cure et supervise Ies travaux de construction
de la toute recente eglise. A Saint-Gerard, il se retrouve a. la
tete d'une paroisse bien organisee, qui a presque atteint son
sommet d'expansion demographique - 152 families pour 1075
ames comparativement a. 190 famines et 1116 ames en 1943 -

M. L'ABBE MARCEL POISSANT et toute preoccupee par sa croissance et son developpement
social et economique. Bref, un chantier fait sur mesure pour cet homme
a. l'energie debordante et plein d'initiatives, pour ce pasteur zele,
ambitieux et friand d'exercice du pouvoir.

Fort de l'autorite que lui assurent, a. cette epoque, son statut de
cure et la preponderance sociale de l'institution ecclesiale, il deviendra
aussitot 1'homme-orchestre qui tient en mains plusieurs des instruments
de Ia vie communautaire. Et tout au long de ses trente annees a. Kiamika,
on le verra occuper successivement, et parfois simultanement, les
terrains du developpement economique, de la poJitique, de l'education,
des loisirs. Ouelques exemp1es devraient ici nous suffire pour illustrer
pareil deploiement d'influence. En lien avec Ie ministere de Ia
Colonisation, il assume la supervision de la vente des lots et toutes Ies
autres formes d'intervention connexes a cette responsabilite; accuei1 des
demandes, defense aupres des ministeres gouvernementaux, des dossiers
des colons, arbitrages de titres de propriete, acquisitions de lots pour
vente publique - comme ceux de la Ferme-Rouge - ...etc. II muitiplie les
demarches en vue de I'obtention d'octrois pour l'entretien et l'amelio-

130 I C H A r I T P.. E 2



ration du chemin Chapleau. II veiIle personneHement a la creation d'un
syndicat cooperatif agricole qui survivra pendant huit ans. 11 intervient
aussi - en vain, cette fois - aupres de la direction du District postal pour
faire modifier la route de coHecte et de distribution du courrier de meme
que pour I'obtention d'un edifice pour Ie service postal. 11 s'implique
aussi dans Ie dossier des clubs prives de peche et de chasse: il fait
pression au pres du Departement de la Chasse et de la Peche pour
neutraliser les plans d'agrandissement du cJub « Kar-ha-Kon » et pour
que Ie bail du club « Le Grand Nominingue » ne soit pas renouvele a
l'echeance. ce qui lui laissera ensuite la voie libre pour la creation du
« Club Sportif» rattache au Lac Pimodan. Quant a son implication dans
Ie domaine scolaire, elle nous est decrite dans le chapitre consacre a
cette question. Enfin, ses relations etroites avec des membres du
personnel gouvernemental et Ie role qu'iJ joua dans J'annexion d'une
partie de Lac-du-Cerf a la municipalite de Kiamika nous revelent aussi
des incursions regulieres dans Ie domaine politique. Bref, comme le
decrivent si bien d'autres chapitres de ce volume, peu de secteurs
d'activite auront echappe a sa vigilance.

On comprendra donc aisement que, pour les besoins du present
chapitre, nous nous limitions a ses activites d'ordre plus strietement
religieux. En plus de son ministere pastoral de base - visite des fideles,
celebrations des sacrements, messes, vepres. saluts du Saint-sacrement,
funerailles, rencontres de marguilliers, rencontres de mouvements et
associations ..,etc -, quelques dossiers mobiliseront ses energies d 'une
fac;on plus particuliere. La construction d'un nouveau presbytere fut un
de ceux-Ia.

Trois mois a peine apres son arnvee, soit Ie 12 septembre 1941, Ie
cure Poissant adresse a la Cie James McLaren une demande
d'autorisation pour une coupe d'environ 45000 a 50000 pieds de bois.
dans la reserve de la compagnie, en vue de la construction d'un nouveau
presbytere. Deux semaines plus tard, reponse de la compagnie: il ne
devrait pas y avoir de probleme, surtout si l'on accepte de
s'approvisionner en pin. Le 6 janvier suivant, les marguilliers sont saisis
du projet et votent la resolution d'une coupe de 50000 pieds de bois
concedee par la Cie McLaren; ils accordent it Cyprien Lacasse le
contrat de l'empiIage a raison de 5 $ du mille pieds.
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Entre-temps, il faut continuer d'apporter a l'egLise
paroissiale les amenagements necessaires. Et c'est ainsi que,
Ie 18 fevrier 1942, le cure et les marguiUiers votent IJerection
d'une chaire, de fonts baptismaux de meme que l'amena
gement d'un siege et d'un agenouilloir pour le «constabLe»
en office durant les celebrations. II est aussi resolu de faire
installer un eclairage electrique a l'eglise, ala sacristie et ala
salle paroissiale. Pour leur part, les Dames de Sainte-Anne,

lies Dames Fermieres et les Enfants de Marie se montrent
d.isponibles pour l'organisation d'activites de financement de
ces installations.

Ii faudra attendre au 20 decembre de cette meme
annee pour qu'une resolution officielle de construction du
presbytere sait adoptee par la Fabrique et, comme il se doit,

etre ensuite envoyee a l'eveque pour approbation. Fort probablement
pour creer bonne impression aupres de l'eveque, la resolution comporte
une clause limitant a 6 000 $ Ie montant a emprunter en vue de cette
construction. Or, l'avenir nous apprendra effectivement que deux autres
resolu tions viendront par la suite gonBer de fa~on significative ce
premier chiffre. La reponse de Mgr Limoges ne tarde pas. Dans sa lettre
du 16 fevrier 1943, il avoue son inquietude face a l'eventuel endettement
de la paroisse, confirmant ainsi que la strategie de la Fabrique et du cure
etait vraiment appropriee.
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Grace it cette premiere approbation, Ie projet peut etre poursuivi.
Et apres un repit de deux annees, soit Ie 14 janvier 1945, on revient a La
charge. Cette fois, la Fabrique a resolu d'ajouter un montant

LES HESITATIONS DE MGR LIMOGES

"Je 1'0141 retourru jJOeJ ri.Jolution.J approuvieeJ. Je VOlM avoue que j'ai
un peu bi<lit" d'autant pluJ que le temp<l n 'eeJt pa.J /avorable a La
C0l41truction. QlUlnd votre pre.;InJtere eJera bati, vOlM aurez uru dette de

14000 $. VOeJ revelll41 lle eJont pa.J cOlwUJirable.J eJi j'en eJoit..Jtrau ceax

de vOeJ organieJationJ, La dette n 'a pa.J ili dimi.nuie. J'allau pre.ique

vOlM propoeJer de pro/her ded bonneeJ anneeeJ pour diminuer La dette

actuelle. Il me <lembfe qu'eJ1.Juite VOlM pourl'l:ez entreprendre de cOnJ

truire avec plu.J de Jirinili. »

REPOSOIR DE LA F£TE-DIEU, JUIN

1943.



supplementaire de 2 000 $ aux 6 000 $ initialement prevus , ce a quoi
consent I'eveque apres avoir obtenu des informations plus completes sur
l'utilisation prevue de l'en-caisse qui s'eleve alors a 4 500 $.

A I'occasion de sa septieme visite pastorale, les 11 et 12 j u in
1946, Mgr Limoges parle de ce projet de nouveau presbytere en des
termes tres positifs. 11 signale qu'une somme de 5708 $ a ete amassee a

cette fin, que tout Ie bois necessaire est deja coupe et disponible et qu'l[
n'y a plus qu'a attendre Ie moment Ie plus favorable pour batir. Autant
d'elements qui relativisent et releguent a I'arriere-plan une dette

stagnante de 7 950 $.

La poursuite de ce projet n'allait pas distraire pour autant notre
vaillant cure de toutes ses autres preoccupations. Au nombre de celles
la, la clariflcation des titres de propriete sur les parties «sud-ouest}) des
lots 16 et 17, du rang 6, canton Kiamika. Deux pasteurs precedents, les
cures Proulx et Lemonde, s'etaient deja butes a I'inertie des

fonctionnaires du gouvernement dans ce dossier. Et voici que Ie cure
Poissant, fort de ses entrees et de ses appuis dans Ie reseau politique,
recevait, Ie 25 octobre 1946, signee de la main de M. Romeo Lalande,
secretaire de J'Honorable Albiny Paquette, Ia confirmation de I'emission
des lettres patentes pour ces deux parties de lots au nom de la
Corporation episcopale catholique romaine de Mont-Laurier pour Ie
benefice des cures et rnarguilliers de l'reuvre de la Fabrique de Ia
paroisse de St-Gerard de Kiamika. Cet heureux denouement venait
done clore definitivement un dossier qui avait suscite, au fil des

decennies, sa part de complications depuis l'emission des lettres patentes
des terrains de la Fabrique en 1904.

Le debut du pastorat du cure Poissant co'incidait aussi avec une
ere de grande effervescence des mouvements diocesains d 'Action
catholique specialises dans les differents secteurs d'activite sociale:
Jeunesse etudiante catholique dans Ie monde de l'education, Jeunesse
ouvriere cathoLque pour la classe ouvriere, Jeunesse agricole catholique
pour les jeunes du milieu rural, Union catholique des cultivateurs
comme regroupement syndical de la c1asse agricole. Un meme objectif
mobilise ces mouvements: la formation d'une elite lalque de militants
catholiques engages dans les postes de commande de toutes les spheres
de la societe. Nee dans Ie sillon du Comite diocesain d'Action
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Catholique qu'avait mis sur pied Mgr Limoges, Ie 26 juillet
1936, la Jeunesse Agricole catholique - J.A.C.- s'implante a
Kiamika, en juillet 1942, sous l'impulsion du cure Poissant.
Du nombre des membres fondateurs, on y retrouve une
certaine Noemie Filion, fille de Adrien Filion et de Orise
Desjardins, qui va y miJiter jusqu'en 1946, annee ou elle est
appelee a assumer la direction du mouvement pour tout Ie
diocese de Mont-Laurier. Apres deux annees de presidence
diocesaine au cours desquelles alternent les visites des sections
locales, la participation aux comites et conseils, l'organisation
des journees d'etude et les congres, son zele et Ia qualite de
son engagement attirent sur elle l'attention des plus hautes

MMENO~MIEFILION instances du mouvement si bien que, Ie 6 octobre 1948,

repondant a l'appel de Angele Patenaude, elle accepte de faire partie de
l'equipe dirigeante provinciale de la J.A.C. Elle occupera ce poste
durant une annee, fiere d'avoir servi, mais tout aussi heureuse de
renouer avec sa carriere de predilection: l'enseignement.

Mais revenons-en au cure Poissant qui, engage dans differents
autres secteurs de Ia vie communautaire - rapatriement des lots de la
Ferme-Rouge, commission scolaire -, a Iaisse dormir son projet de
presbytere tout en travaillant a renforcer ses positions: diminution de Ia
dette, augmentation des reserves de l'en-caisse et des materiaux de
construction. Trois ans plus tard, soit Ie 18 septembre 1949, le projet
refait surface et figure a l'ordre du jour d'une reunion de la Fabrique. II
est alors resolu de consacrer une somme de 15 000 $ a cette cons
truction, ce qu'enterme .MgT Limoges sans aucun autre commentaire. II
semble d'ailleurs ne plus nourrir aucune reticence face a ce projet et ses
inquietudes du debut paraissent avoir fondu devant l'habile strategie du
cure Poissant. 11 l'avoue presque a mots couverts Iorsqu'il note, au
proces-verbal de sa huitieme visite pastorale des 25 et 26 mai 1950, «que
La oette oe 7g50 $ a tte e./fade en quatre aM, que L'encaude d'll.eve maintenant a
6033,35 $ et ql/e La Fabrique oupode o'une bonne rederve oe bou et oe material/X de
condtructwn». En somme, condut-il, «Le Iwuveaa prubytere fait tUJlanimiti
Oed rnarguiLLierJ, pour I.e pLu.d tot pOJdibLe.» Dans l'attente de ce «pLLM tot
POddibLe», on continue de peaufiner le projet: le 15 octobre 1950, on
decide d'y ajouter un montant de 4000 $ pour un recouvrement en
granit plutot qu'en bardeau d'amiante; Ie 6 avril 1952, on convient
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d'ajouter une nouvelle somme de 5 000 $, pour la construction d'une
salle paroissiale, aux 20 000 $ deja prevus. Au terme de cette reunion, on

aura complete l'analyse des couts et on pourra adopter une resolution
finale d'emprunt pour un montant de 15 000 $, a 4 % d'interet, sur une
periode de dix ans. Enfin, Ie 7 juin 1952, a lieu la signature du contrat

avec M. Orner Roy de Mont-Laurier qui s'engage a batir Ie presbytere
et la salle paroissiale au cout de 9 800 $. Sont aussi inclus dans ces
travaux, Ie demenagement du vieux presbytere et son installation sur un

solage.
Les travaux s'engagent au cours de l'ete et se poursuivent

jusqu'au printemps suivant. Selon des indications du Journal des
recettes et depenses, il semble que la benediction du nouvel edifice se
soit deroulee Ie 15 juin 1953. Lars de sa neuvleme vlsite pastorale, les 19
et 20 mai 1953, Mgr Limoges ne tarit point d'eloges pour ces travaux.

LA SATISfACTION DE MGR LIMOGES

t( Depui.J fa derniere vuite, on a cOIlAruit un beau pri?<JbyUre dpadeux

et do/UJe, de belle apparetue aindi qu'/Uu dalle parobMiale de 57 x 8i
et Oil trandporte dur un do/age l'atuien pre..Jbytere. ( ..) Mei/leurd

VlEllJ: de dan1e au padteur devoue. »

JOdepb-EugelU! Linwgi?<J) eveque, 26 mat '55

On comprendra facilement que, apres un tel effort, les annees qui
suivront seront consacrees a I'entretien et a l'amelioration des batiments.

C'est ainsi qu'en 1954 la Fabrique procede successivement a Ja peinture
de I'eglise et de la salle paroissiale, a l'amenagement de trois
confessionnaux dans fa sacristie et a I'isolation du toit de cette derniere.
En 1957, On installe a I'eglise un nouveau systeme de chauffage au cout

DEUXIEME PRESBYTERE DE KIAMIKA.

Com m e.

NOUVELLE SALLE PAROISSIALE.
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de 2500 $. A l'ete de 1958, il est resolu de proceder a la decoration de
l'interieur de I'eglise et ala restauration de la sacristie. Dne soumission
est alors accordee, aux couts de 4 000 $, a la firme « Les Arts religieux
appliques Enrg » de Quebec alors dirigee par les peintres Guido Enrico
et Mario Mauro. Si les details de la decoration de la nef sont precises
dans Ie contrat, ]e contenu des medaillons du chceur et au-dessus des
portes donnant sur la sacristie doit faire I'objet d'une entente avec Ie
cure. Ce qui nous permettrait de conclure a I'influence preponderante
du ur' Poissant dans Ie choix des scenes peintes dans Ie sanctuaire.--- Deux ans plus tard, soit Ie 3 juillet 1960, on decide d'un nou-

veau recouvrement du plancher de l'eglise et de la sacristie:
une somme de 2200 $ y est consacree. Le 31 decembre 1961,
d'autres besoins sont signales et que la Fabrique verra a
cornbier au cours des mois suivants: erection d'une nouvelle
croix en granit au centre du cimetiere pour remplacer la croix
de bois trop deterioree, achat d'un nouvel harmonium avec
moteur qu'on juge moins onereux que la reparation du vieil
harmonium avec souff1et a bras, installation de coussinets sur
les agenouilloirs. U ne somme maximale de 600 $ est prevue
pour defrayer Ie cout de ces ameliorations.

On imagine aisement Ie bon effet de toutes ses
ameliorations sur Ie coup d'ceil que l'eglise paroissiale pouvait

offrir, Pour un, l\Ilgr Andre Ouellette n'y restera pas insensible lors de sa
deuxieme visite pastorale en tant qu'eveque auxiliaire, les 28 et 29 mai
1962. Tl Ie note d' ailleurs dans Ie rapport de cette visite. Comme il
signale, aussi, Ie fait que la dette ait ete reduite de 8000 $ a 3000 $ au

cours des trois dernieres annees. Ce qui l'amene a ecrire:
« G'edt dire que 10 Fabriqu.e edt en e.x:cefLente POdtlif'e /inanciire grli.a a
line dage a{}ml'niAratlLJIl d a fa generodde ded paroudi.eM plluque I.e.J
quited dont afa ballJde ».

Dans l'ordre des realites plus spirituelles, deux autres
evenements marquent cette annee 1961. En ce 16 juin, un
autre fils de Kiamika, mais residant rnaintenant a Val-des
Bois, David Prevost, fils de Ovide Prevost et de Anita David,
est ordonne pd~tre pour ['archidiocese d'Ottawa. C'est comme
misslonnaire au Bresi.l qu'il vivra ses premieres annees de
sacerdoce.M. L'ABBr DAVID PREVOST

MGR ANDAt OU ELLEITE,

TROISIEME EV~QUE

DE MONT-LAURIER



Une semaine avant cette ordination, soit Ie 9 juin, Ie cure

Poissant avait aussi fonde la « section jeunesse" de la Ligue du Sacre

Cceur qui s'etait donnee comme objectifs de rejoindre la masse des

jeunes en leur proposant une vie vraiment chretienne, de preparer la

releve de la Ligue adulte et de faciliter la tache du pretre dans la

paroisse. Pour leur part, les jeunes ligueurs s'engageaient a une reunion

par mois, presidee par Ie cure, et au cours de laquelle on abordait un

sujet ou un theme particulier, a une communion mensuelJe et a l'offrande

d'une journee au Sacre-Cceur. Aucune source ne nous a permis de
denombrer les adherents a la ligue, ni de preciser la duree de son

existence de me me que la date de sa dissolution ou de la fin de ses
activites.

Bref, en ces temps-la, tout semblait aller pour Ie mieux dans Ie
meilleur des mondes et on comprend aisement la douce euphorie que

pouvait, fort probabJement, ressentir Je cure de Saint-Gerard. Une

euphorie qui pourrait nous aider a comprendre l'origine et Ie develop

pement d'un autre projet dont on ne retrouve aucune trace dans les

documents paroissiaux - correspondance, cahier des deliberations,

journal des recettes et debourses, archives de l'eveche - mais que Ie cure
Poissant avait cheri au point de faire tracer, en date du 21 aout 1963, par

I'architecte Andre Simon de Mont-Laurier, des plans et devis dont nous

avons retrouve des exemplaires au hasard de nos recherches. En fait, il

s'agissait d'un plan de modification de la fac;ade de l'eglise qui n'aurait

conserve en son centre que I'entree principale pour reporter sur les

£lancs ouest et est les deux entrees laterales. Les notes du cure Poissant

inscrites sur les plans parlent d 'une modification ~ pour eviter torientatuJIl

Vel'J Ie l1orJ». Mais aucune des interventions effectuees aupres de temoins

privilegies de cette epoque n'a pu nous apporter quelque supplement

d'information. II semble bien que Ie cure Poissant n'ait confie a personne

d'autre la teneur de son projet et nul ne saurait apporter les raisons
precises qui ont pu conduire a sa mise au rancart, a moins que ce ne soit
qu'une simple question de couts. (Voir Ie croquis it la page suivante.)

Poursuivant sur cette lancee des ameliorations, les marguilliers et
Ie cure saisissent au vol, en septembre 1964, I'occasion de remplacer Ie

vied harmonium desuet par un nouvel org"ue electrique de marque
«Conn» qu'un paroissien leur offre au cout de 3500 $. Apres s'etre

informe aupres du fabricant, Ie cure Poissant apprend que cet orgue ne
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MODIFICATIONS PROJET~ES DE LA FAt;ADE DE L'EGLISE.

date que de 1961 et que sa valeur a neuf correspond a 6 000 $. Sans plus
de tergiversations, l'achat est vite conclu au prix de 2500 $. Enfin, en
decembre de la meme annee, on procedait a l'installation d'un systeme
d'ec1airage exterielir a l'entree de I'eglise.

Sans que personne ne ['ait vraiment prevu, tous ces elements
finissaient de remplir les dernieres pages du chapitre de la vie de la
paroisse Saint-Gerard consacre a sa consolidation. Quels progres
realises depuis ce dec ret d 'erection du 6 avril 1920! Mais, deux
evenements majeurs aLlaient main tenant modifier Ie cours habituel de
l'histoire et la faire entrer, discretement mais ineluctablement, dans une
nouvelle ere que plusieurs se sont plus a designer sous Ie terme de ...
MODERNITE.

L
1

ERE DE LA MODERNITE
Modernite, d'abord, au plan politique et social dans tout Ie Quebec. En
1962, Ie gouvernement liberal de Jean Lesage vient tout juste d'etre
reelu en tablant sur son grand projet de nationalisation de l'electricite. Il
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peut donc continuer d 'appliquer de fa,;on systematique son vaste
programme de transformation sociale, deja propose en 1961, et que
plusieurs per,;oivent comme une veritable « revolution tranquille ». Et,
comme pierre angulaire de tous ces changements, la mise sur pied d 'un
Etat moderne, investissant tous les champs de l'activite sociale, avec son
vaste appareil et son personnel bureaucratiques. De la, la prise en
charge par I'Etat de tous ces services jusque-la assumes par ]'Eglise:
education, services sociaux, services de sante. On Ie comprendra
facilement: de tels changements ne pouvaient qu'affecter directement
l'influence de l'Eglise - au niveau de tout Ie Quebec comme au niveau
diocesain et meme paroissial - comme, aussi, la fa,;on d'etre « cure» de

paroisse. Desormais, plus rien ne serait parei!...

Mais mouvement de modernite aussi au sein meme de la grande
institution qu'est l'Eglise. Depuis Ie 11 octobre 1962, a Rome, se deroule

Ie deuxieme Concile tenu en l'Etat du Vatican. Autour du Pape - d'abord
Jean XXIII, puis Paul VI apres Ie deces du premier - se reunissent
2860 eveques et cardinaux provenant de cent quarante-et-un pays et
453 experts de diverses disciplines reliees a la theologie pour proceder a
une profonde « mise a jour» de la doctrine et de l'agir pastoral de l'Eglise
catholique. En ceJa, ils suivent Ie mot d'ordre lance par Jean XXIII
dans son discours d'ouverture du Concile: « ii/aut que cette doctrine certaine

et imrnll£lbfe ... dod approJondie et pridelltie de la/tlfon qui ripond aa-:x: fxigenc&I de

notre ipoque.» Comme Ie demontrera chacun des seize grands documents
qui seront publies au 5J des travaux de ce Concile, peu d'aspects de la
doctrine de l'EgJise n'echapperont it cette vaste entreprise de
reformulation. De ce nombre, d'importantes modifications en ce qui
touche la nature et la mission de l'Eglise, les roles respectifs des pretres
et des la"ics dans I' Eglise comme dans Ie monde, Ies celebrations

liturgiques. Tant et si bien, gu'au lendemain de ce Coneile termine Ie 8
decembre 1965, plusieurs diront aussi que, meme en Eglise, "plus rien
ne sera pareil... »

Bien sur, les retombees les plus immediates et les plus frappantes
de ce Concile se feront d'abord sentir au niveau de la liturgie: les
modifications de diverses celebrations, et en particulier celIe de la messe,
conduiront it de nouvelles formes de participation des laYcs et meme it.
des reamenagements du sanctuaire des eglises. Mais au fil du temps et
de ['application progressive des autres grandes orientations du Concile,
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ce sont aussi les mentalites et les fac;ons de faire qui evolueront
sensiblement.

A l'instar des autres paroisses du Quebec, celie de Saint-Gerard
ne pourra echapper a ces deux grands courants de changement. Tant la
« revolution tranguille» que Ie deuxieme Concile du Vatican la feront
entrer dans cette « ere de la modernite ».

Nous retrouvons un premier indice de ces changements dans Ie
rapport que Fit Mgr Andre Ouellette de sa troisieme visite pastorale
effectuee les 20 et 21 mai 1965. Au sujet de la reforme Iiturgique qui est
alors amorcee a Kiamika comme dans les autres paroisses du diocese, il
ecrit; « Cedt une .qrande joit: de ciLibrer fa meJde avec de.1 !LJete.1 qai ()iaLDgaent et
l·hantent c10lUf ta direction Oed retigieu.ded». Fait cocasse ; Mgr Ouellette note
aussi que Ie taux du support n'a pas ete reajuste depuis 1914, ce qui
devrait l'etre pour correspondre a revolution economique du milieu.

Quelques mois plus tard, une autre modification, juridique celle
la, exercera son effet sur la vie de la paroisse. En effet, Ie 6 aout 1965,
l'Assemblee legislative du Quebec adopte une nouvelle Loi des
Fabriques qui, entre autres points, augmente de trois a six Ie nombre des
marguiJliers, impose la presentation d'un budget avant Ie debut de
chaque annee financiere et d'un bilan de l'exercice financier au terme de
I'annee. En conformite avec cette nouvelle loi effective au premier
janvier 1966, une assemblee des paroissiens est convoquee Ie 12
decembre 1965 aux fms de l'election de six nouveaux marguilliers. Le
cure Poissant preside et Clement Saint-Jean assume la fonction de
secretaire d'assemblee. Signe des temps nouveaux: Ie premier
marguillier propose et du sous la gouverne de cette nouvelle Lai des
Fabriques est une femme: Therese Bisaillon, epouse de Jerome Filion.
Elle ne sera pas la seule femme du groupe puisque Albertine Daigneault,
epouse de Telesphore Portelance, est aussi proposee et elue par
l'assemblee. Quatre hommes completent cette premiere equipe de six
marguiJliers: Oscar Grenier, Joseph Saint-Germain, Lucien Nantel et
Emile Filion. Le 11 novembre 1966, ]a nouvelle equipe de marguiUiers
adopte les premieres previsions budgetaires annueUes de l'histoire de la
paroisse en vue de leur approbation par l'eveque. Avec un total des
recettes de 4030 $ compare a un total des debourses de 2960 $, on
prevoit un surplus des recettes de 1070 $. Un mois plus tard, la
Fabrique doit se pEer aux exigences du resserrement des reglements du
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gouvernement concernant la securite dans les lieux publics. Dans une

missive datee du 6 decembre, Ie service d'inspection du travail du
district de Montreal recommande la fermeture du jube de l'eglise au

public puisqu'il n'existe qu'un seul escalier d'acces.

Lannee suivante, plus precisement Ie 9 novembre 1967, suite aux

avis de la Commission diocesaine de liturgie et a la visite de son

representant, M. I'abbe Louis-Philippe Fortin, la Fabrique vote une
somme de 500 $ pour une renovation du sanctuaire de l'egJise rendue

necessaire par l'application du nouveau rituel de celebration de la messe.

Tous ces changements apportes par Ie Concile, qu'ils soient

d'ordre liturgique comme pastoral ou meme theologique, viennent

bousculer bien des habitudes, sinon des certitudes. Un bon nombre de
fideles se sentent interpelles ou questionnes sur plusieurs aspects de leur

vie de foi. C'est d'ailleurs ce que pourra verifier par lui-meme Mgr Andre

Ouellette, 10rs de sa quatrieme visite pastorale, les 25 et 26 janvier 1969.

Il y fait d'ailleurs c1airement allusion dans Ie proces-verbal de cette \r1site.

DES PAROISSIENS Q1TI S'lNTERROGENT

« La Joiree ou JameJi /ut prolongee jil.lque ~'er.1 minuit avec UJl holt

nomhre de paroi.MieltJ. On .lent lu gellJ interuJu dan'" le.J graudu
qUeJtionJ qui regardent leur vie cbretienne et curie/~ o'avoir oeJ

repollJu aux prohlemu de leur parokMe. It y aurait (Je quoi former
(JeJ groupeJ oJetude pour l'aJJimilation de.! grandeJ doctrineJ (Je
Vatican II. ,.

Mgr Andre Ouellette, el'eque) 26janvier 1969.

Dans Ie meme proces-verbal, Mgr Ouellette abordait aussi Ie
litige opposant Ja Fabrique a la MunicipaJite au sujet de I'occupation,

par cette derniere, d'une partie des terrains de la Fabrique pour des

services d'aqueduc. Comme voie de solution, it consei.llait alors une
vente de ces terrains a. la Municipalite, vente qui se concretisera
effectivement, suite a une resolution en date du 30 avril 1969, au prix de

500 $ en plus d'une annulation des comptes d'eau envoyes ala Fabrique.

II importe aussi de souligner Ie contenu de deux autres resolutions
adoptees au cours de cette meme reunion.

La premiere concerne les defunts et mentionne specifiquement
leur inhumation «en toutes saisons)} avec des tarifs differents pour l'une

et I'autre saison: 50 $ pour l'hiver et 40 $ pour l'ete. Ce qui laisse
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supposer que c'est a partir du printemps de cette meme annee 1969
qu'on aurait cesse d'avoir recours au charnier pour l'entreposage des
corps des defunts dans I'attente de leur inhumatLon au printemps. La
seconde resolution enterine la vente d'une piece de terrain situee
derriere ]'ecole et mesurant 375' par 375', au prix de 100 $ pour fins de
loisirs et sur leque1 fut amenage Ie jeu de balle.

Enfin, Ie dernier dossier ouvert par Ie cure Poissant fut celui de
la vente de la salle paroissiale, une salle qui semblait de moins en moins
repondre a un reel besoin. Deja, lors d'une reunion tenue Ie ]5 juillet
]966, Ie cure et les marguilliers avaient resolu d'entreprendre des
demarches aupres de la Municipalite en vue d'une eventuelle vente de
cette salle. Trois ans plus tard, en fevrier 1969, les demarches ne
semblent pas avoir produit les resultats escomptes puisque la Fabrique
decide d'y interrompre Ie courant electrique. Motif invoque: elle
n'aurait pas servi depuis deux ans. En decembre ]969, la Fabrique
decide de faire appel it des offres d 'achat pour la salle, avec une date
d'echeance fixee au ler janvier ]970. Reunis en assemblee onze jours
apres cette echeance, soit Ie 12 janvier, les marguilliers et Ie cure sont
obliges de se rendre a ]'evidence: aucune offre d'achat n'a ete formulee.
A ce moment, une seu]e alternative semble alors s'etre offerte a eux: ta
decision de discontinuer Ie service d'electricite it la salle. Et c'est au
cours de cette meme assemblee que les marguilliers adoptent la
resolution en vue de l'adoption d'une sentinelle de I'Hydro-Quebec
entre Ie presbytere et la sacristie.

Cette assemblee du ]2 janvier devait etre sa derniere a titre de
president de la Fabrique Saint-Gerard de Kiamika puisque, onze jours
plus tot, Mgr Andre Ouellette, eveque de Mont-Laurier, avait annonce
avoir accepte la demission du cure Poissant et la nomination de J'abbe
lrenee Belanger, cure de Lac-du-Cerf. comme vicaire-econome de Saint
Gerard. Des Ie 18 janvier, l'abbe Belanger presidait l'assemblee de
Fabrique de Saint-Gerard, mettant ainsi fin a la periode de transition de
dix-huit jours assuree par son predecesseur.

Cette demission de l'abbe Poissant avait ete au cceur d'une
entrevue que lui avait accordee son eveque, Mgr Andre Ouellette, Ie 20
novembre 1969. Et moins de trois semaines plus tard, soit Ie 9 decembre,
diminue par la maladie et use par cinquante ans de sacerdoce, il se
resignait a cette ineluctable etape de son parcours en remettant sa
demission.
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LA DEMISSION DU CURE POISSANT
" Pour Jaire .Jude Ii notre enlrevue 'Ju 20 tlovembre, je VOU.J rernet.J par
fa pri.Je'lie ma dem.w.Jion comme cure 'Je Kiamika. L'avi.J 'Ju nutJecin,
mon iige avallCe et Ie Jouei 'Je m'occuper de mon .Jawt m'enJont amon

regret, une obLigation. Je VOU<J JoiJ, mon.Jeigneur, un proJond
remerciement 'J'avoir comprw ma .Jituation; ce m'eJt un j)eritable
.JouUzgement. ,.

MarceL pow.Jant, pretre, 9 'Jecembre 1969

A coup sur) I'homme a profondement marque sa paroisse. Autant
par ses realisations que par ses attitudes, son style et sa fa90n d'etre,
laissant dans son siUage la gamme la plus variee qui soit des perceptions
et appreciations. Evitons ici les bilans redondants et remettons-nous en
aux nombreuses autre pages de ce volume qui ont retrace ses empreintes
aux differents carrefours de la vie de Kiamika. Mais pour mieux
comprendre l'homme dissimule sous la soutane et reconna'itre les
motivations qui l'animaient, nen de tel que ces notes personneUes que,
tel un testament spirituel, if confia lui-meme precieusement it son eveque
et que nous avons cru hon reproduire ci-dessous.

UN CURE ET SA DEVISE
"FideLe a La 'Jevkle que je m 'etaw 'Jonllee a mon arrivee 'JanJ ma
premiere paroiJJe - parvenir aux cl,oJeJ illvi.JibL&J par LeJ cbo.JeJ

vwib!eJ - je peux affirmer que JallJ 'Jetriment pour Ie progru JpiritueL
'Je ceu..:r qui m'etaient COIlJii.J, je m'occupai tout au.tant Je leur bien

materiel, une honnite awance JaciLitant l'accompLwJement de LeuN
'JevoirJ reLigiell.r. AQuebec, OUfai wujourJ eU accueiLli avec deference,

011 JaValtJort que ma poLitique n 'etait pad pLUd Liberale que conJerva
true, nuU.J parowJiale, 'Je Jorte quej'etau continueLlemenl all pouvoir.

Et pour mo;' pouvoir, c'etait Jevoir. Si je pOUl'au Jail'e quelque cbo.Je
pour!eJ parouJienJ,je 'JevaM IeJaire/ En cefa,j'agkl,jaM cornme un de
meJ 'JevancierJ a qui notre dioceJe 'Joit .Jon exwtence et 'Jont ,wtre
cornU porte Ie twrn. »

MarceLPoklJanl, pretre, 1971

Bre£' il fut un homme et un pasteur de son temps: il a incarne
dans sa personne) et deploye dans son action pastorale, une partie du
pouvoir que la societe quehecoise de cette epoque avait confie ou laisse it
l'Eglise et a ses representants. Decede Ie 25 juin L981, sa depouille
repose dans Ie cimetihe paroissial de Saint-Gerard.
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Mais, bien di fferents seron t ses successeurs. A com
mencer, d'une fa<;on particulierement radicale, par celui que, Ie
24 juillet 1970, Mgr Andre Ouellette designe comme "vicaire
econome» de Saint-Gerard: j'abbe Lionel Racine. A 34 ans, avec
ses neuf annees de sacerdoce, il appartient a la nouvelle
generation montante du clerge diocesain. Frais emoulu d'un
stage d'etudes catechistiques et occupant la fonction d'animateur
de pastorale au secondaire, il est un familier du climat de
renouveau theologique et pastoral dans lequel baigne I'Eglise
tout juste sortie du Canci1e.

C'est donc ce representant d'un tout nouveau type de

M.l'ABB~LIONEL RACINE pretre qui s 'amene pour etre Ie pasteur de cette paroisse - Ie
premier, d'ailleurs, originaire du diocese de Mont-Laurier - . Un
pastorat qu'iL exercera d'une fac;on bien diH'erente, a temps partie!'

puisque sa fonction d'animateur de pastorale a la polyvaLente Saint
Joseph de Mont-Laurier lui requiert la majorite de son temps. Ce qui
obligera d'ailleurs Mgr Ouellette aLe nommer «vicaire-econome » plutot
que cure, ce dernier titre ne pouvant, a l'epoque, etre confere a un pretre
dont la charge principale s'exer<;ait a L'extt~rieur d'une paroisse. Autre

signe des temps: avec Le depart de M. Poissant allait correspondre La fin
de la fonction de cure a " plein temps» a Kiamika. Sans Ie savoir, J'abbe
Racine inaugurait done cette serie de pasteurs a «temps partie1" qui lui
succederont ensuite jusqu 'a ce jour a Saint-Gerard.

La vente de la salle paroissiale sera Ie premier dossier dont il
heritera de son predecesseur. II en est question lors de I'assemblee du 12
janvier 1971 : une reunion conjointe des marguilliers et des membres du
conseil municipal est proposee en vue de l'examen d'une eventuelle
acquisition de la salle par la municipalite. Trois mois plus tard, la
question est reglee et il est resolu, lors de l'assemblee de Fabrique du 13
avril 1971, de ceder a la municipalite la salle paroissiale pour Ja somme
de 1 $ et la parcelle de terrain environnante d'une superficie de 23706
pieds carres pour la somme de 300 $. Faisant d'une pierre deux coups,
on profite aussi de cette reunion pour finaliser ce qui avait deja. ete
amorce deux ans plus tot, sous la presidence de M. Poissant: La vente
d'une partie de la terre de la Fabrique a M. Oscar Grenier, pour la
somme de 2500 $. Enfin, cette assemblee sera aussi l'occasion de regler
un litige datant d'un peu plus de deux ans lorsque la Fabrique vend une
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autre parcelle de terrain a la municipalite pour fins de depotoir et
d'aqueduc au prix de 1 000 $.

Les mois et les annees qui vont suivre donneront l'occasion de
proceder a differents travaux d'entretien ou de refection des propnetes
de la paroisse. Ainsi, en septembre 1971, il est reso]u d'entourer d'une

haie de cedres Ie cimetihe paroisstal: les travaux sont confies aux
marguiUiers Guy Touchette et Clement Saint-Jean. Un peu plus d'une
semaine plus tard, soit Ie 25 septembre, apres examen de cing differentes
soumissions, un contrat de revetement exterieur de I'eglise en «decline»
d'aluminium est accorde aM. et R. Flamand de Mont-Laurier, aux couts
de 7470 $. Une souscription est alors organisee par un comite preside
par Ie cure et constitue de Florian Lachatne, Denis Valiquette, Clement
Pilon, Guy Touchette, Gilbert Saint-Germain, Clement Saint-Jean, tous
marguiHiers, et de Lucien Nantel, Arthur Cloutier, Therese Filion et
Mariette Saint-Jean. Le comite se met au travail des Ie 29 septembre et,
a peine cinq semaines plus tard, plus precisement Ie 6 novembre, remet a
la Fabrique un montant de 5212 $, soit 412 $ de plus que l'objectif initial
de 4800 $. Ce surplus de la levee de fonds est ensuite consacre a l'achat
de laine minerale en vue de l'isolation de la voute de l'eglise. Le succi~s

de cette souscription exprimait plus qu'un mouvement spontane de
generosite; il traduisait aussi Ie dynamisme nouveau qui semblait animer
une communaute raUiee autour de son nouveau pasteur.

Quelques mois plus tard, les 18 et 19 mars 1972, au cours de sa
cinquieme visite pastorale, Mgr Andre OueUette observait lui-meme Ie
phenomene et Ie notait dans son rapport de visite.

L'EvtQ!}E CONSTATE UNE GRANDE UNlTE

«( La me.Me {Ju .Jame{Ji .Joir avec un grand 'IOmhre {Je parokMien.J In'a

revile leur attachement a 11!;gli.Je et leur volonli ferme {Je collahorer

avec leur curi eTt tout. On ut milr pour fa fon{Jatwn {J'un cO/hied {Je

paAorale, ce (Jontje me rijoukJ. ))

M..'1r An{Jri Ouellette, ivique, 19 maN 1972

Mais, au lendematD de cette visite, la vie se continue avec ses
preoccupations plus prosaiques. Et a la reunion du 4 juillet 1972, il est
fait mention, pour Ja premiere fois, de l'envoi d'une lettre aux
proprietaires d'un lot du cimetiere pour les informer d'une necessaire
contribution annuelle de 5 $ destinee a l'entretien du cimetiere. En
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CONGRES PROVINCIAL DU S.O.F. 1973 ACHICOUTIMI. SUR LA PHOTO,

LUCIEN ET AD~L1NE NANTEL, CLEMENT ET MARIETTE ST-JEAN

ENTOURENT LEUR CUR~ LIONEL RACINE.

octobre 1973, Ie perron de l'eglise commence a se defaire et il est resolu
de Ie remplacer par un talus de terre. En janvier 1974, suite a une
consultation des paroissiens, il est decide de garder l'eglise ouverte
durant toute Ja froide saison. Quelques mois plus tard, en avril, les
marguilliers concluent a la necessite de refaire Ie plus tot possible Ie
perron de J'eglise en clment. En decembre 1975, soucieux de creer
toujours plus d'unite dans la paroisse, l'abbe Racine innove encore en
reunissant autour d'un repas du temps des Fetes les membres du conseil
de Fabrique et du conseiJ municipal. L:experience sera reprise jusqu'au
moment de son depart.

Mais ses preoccupations
pastorales se manifestent aussi par
son souci d'accompagner ses pa
roissiens et paroissiennes qui mili
tent en differents mouvements ou
regroupements. C'est ainsi qu'on
Ie retrouve comme animateur
spirituel du «Service d'orientation
des foyers» - S.O.F. -. Regroupant
des couples de Kiamika et d'autres
paroisses environnantes, cet orga
nisme poursuit comme principaux
objectifs de promouvoir la crois
sance du couple et l'epanouisse
ment de I'amour conjugal par une
serie de douze rencontres traitant

de differents themes ou sujets relies a la vie a deux et en famille. On Ie
verra d'ailleurs, a ChLcoutimi, en juin 1973, accompagner des couples de
la paroisse a titre de delegues diocesains a un congres provincial.

L:annee suivante, a l'automne de 1974, on Ie voit s'engager dans
un mouvement spirituel qui, ici comme dans les autres paroisses du
diocese, exercera une profonde influence: Ie « Cursillo» - mot espagnol
signiflant «petit cours» -. Originaire d'Espagne, ce mouvement avait
donc commence a s'implanter dans notre diocese des les premieres
annees de la decennie 1970 et avait pour objectif de « christianiser» tous
les milieux de vie par l'action et Ie rayonnement de militantes et militants
bien au fait des elements fondamentaux de la doctrine catholique.
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L'integration au mouvement se faisait au moyen d'une fin de semaine de
trois jours et demi au cours de laquelle une serie de conferences,
alternant avec des temoignages de vie, assuraient un survol des
differents aspects du chistianisme. Cette fin de semaine etait d'abord
offerte aux candidats mascu]jns qui etait suivie, un mois plus tard, d'une

fin de semaine pour les candidates feminines, epouses des premiers ou
celibataires. Suite a cette fin de semaine, Ie nouveau membre etait invite
a participer a une rencontre hebdomadaire - qui devint graduellement
bimensuelle ou mensuelle - avec d'autres membres du mouvement pour
developper la qualite de sa priere, approfondir ['etude de la Parole de
Dieu et identifier des pistes d'action apostolique. Des qu'un certain
nombre de membres etait atteint, on pouvait proceder a l'etablissement
d'une «communaute cursilliste» sous la direction d'un couple et d'un

animateur spirituel: generalement, le cure de la paroisse.

C'est donc au cours de l'automne 1974 que l'abbe Racine,

premier candidat masculin de la paroisse, va vivre sa fin de semaine de
Cursillo a Saint-Jerome. II sera suivi, un mois plus tard, par Louise
Grenier. Deux couples emboiteront Ie pas au printemps de 1975:
Clement Pilon et Madeleine Lacasse, Lucien Nantel et Adeline
Lacha'lne. Plusieurs autres s'engageront ainsi dans Ie mouvement a tel
point que, des l'automne 1976, la paroisse Saint-Gerard formera sa
propre communaute en y integrant des cursillistes de Val-Barrette et de
Lac-du-Cerf. Lucien et Adeline Nantel acceptent Ie mandat de
responsables de cette nouvelle communaute. Au fil des annees, Ie
couples Gaetan et Helene Forget, Clement et Madeleine Pilon, Remi et
cecile Lefebvre prendront successivement Ja reI eve pour assumer cette
responsabilite. En 1978, les cursillistes de Saint-Joseph de Val-Barrette
s'en detacheront pour former leur propre communaute, imites en cela
par ceux et celles de Notre-Dame-de-Lourdes de Lac-du-Cerf en mars
1979. Comme s'it fut anime d'un feu sacre, Ie mouvement connaitra son
« age d'or» au cours des sept annees allant de 1975 a 1982, puisque pas
moins de 85 hommes et femmes vivront leur fin de semaine de
«cursillo». Les feuillets paroissiaux de cette epoque font d'ailleurs
continuellement allusion aux activites du mouvement, tant au niveau
paroissial que diocesain. Les annees qui suivront seront celles du declin
progressif du mouvement et Ie peu de documentation a ce sujet nous
laisse croire que, des 1987, la communaute cursilliste de Kiamika ne se
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M. L'ABB£ G£RARD
LAMBERT.

rassemble plus, quelques membres se joignant a des rassemblements
occasionnels a Lac-du-Cerf ou a Val-Barrette. Le mouvement avait
neanmoins laisse dans son siUon sa bonne part de beaux et bons fruits:
connaissance plus intime du Christ et de sa Parole, approfondissement
et maturation de la foi, engagement accru au service du monde et de
I'EgIise dans les differents milieux de vie des personnes.

Mais, outre ces realites d'ordre spiritueL les contraintes plus
materielles avaient aussi continue de faire sentir leur presence. Ainsi,
pendant ce temps, il avait fallu voir a ce que Ie montant de la couverture
des assurances du presbytere et de ]'eglise soit constamment reajuste et a
ce que la Fabrique se dote d'une assurance-responsabilite d'une valeur
de 1 000 000 $. Enfin, en janvier 1977, on adoptait Ie projet d'une
isolation des murs de t'eglise au moyen de sciure de bois.

Dans un tout autre ordre de reaJites, rappelons qu'en mai 1976,
la paroisse devait dire adieu aux deux dernieres representantes de la
congregation des sceurs de Sainte-Croix: Bernadette et Imelda
Lapointe. Ce depart mettait fin a quarante-sept ans de presence et de
devouement de cette congregation religieuse au service de I'education
des enfants de la paroisse. Et un an plus tard, au printemps 1977, c'etait
au tour de l'abbe Racine d'annoncer son depart de Kiamika pour
assumer une nouvelle mission que lui confiait son eveque: celle de cure
de la paroisse-cathedrale, a Mont-Laurier. L'assemblee du 13 juin 1977
fut sa derniere avec les marguilliers de Saint-Gerard.

Et Ie 20 aout suivant, ta paroisse accueille son nouveau pasteur
en la personne de I'abbe Gerard Lambert qui arrive de la paroisse
cathedrale ou iI etait vicaire. A 36 ans, c'est sa premiere
nomination comme cure de paroisse. Autre trait des temps
nouveaux, rendu possible en vertu d'une autonsation expresse de
Rome en date du 22 juillet 1972, il assumera pour un terme de six
ans la responsabilite de cure des paroisses de Saint-Gerard et de
Saint-Jean-sur-te-Iac tout en consacrant deux jours-semaine aux
ecoles primaires de Mont-Laurier..

Aussitot arrive, Ie nouveau cure se trouve confronte a de
nouveaux travaux d'entretien .. L'augmentation croissante du cout
du mazout se fait Jourdement sentir sur les frais de chauffage et
rend incontournable une meiUeure isolation de I'eglise. Il en est
question des la reunion des marguilliers du 22 aout. Mais la
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decision finale sera prise a I'assemblee du 8 octobre. On isolera en
souffiant de la sciure de bois dans les murs de l'eglise et on confie a M.
Fernand Briere la supervision des travaux. Le tout devrait se faire avec
la collaboration benevole des paroissiens. Trois semaines plus tard, les
travaux sont termines et on peut adresser des remerciements a toutes les
personnes qui y ont ceuvrebenevolement. Des Ie printemps suivant, on
peut mesurer l'impact de ces travaux: a la fin avril, Ie cure estime a
environ mille quatre-vingts Ie nombre de gallons d'huiJe a chauffage
epargnes au cours des quatre derniers mois. II est donc decide de
poursuivre l'isolation de l'eglise en s'attaquant main tenant a la voute. Ce
qui, encore une fois, donnera lieu a l'organisation d'une autre grande
corvee pour laquelle les paroissiens semblent avoir des predispositions
toutes naturelles. Debut novembre 1978, les travaux sont termines et il
est resolu de faire parvenir une Jettre de remerciement a chacun des
benevoles figurant sur la liste suivante: Jacques Saint-Jean, Fernand
Saint-Jean, Clement Saint-Jean, Guy Saint-Jean, Napoleon Forget,
Jean-Louis Forget, Jean-Luc Lachalne. Remi Saint-Jean, Gilles Saint
Jean, Dominique Saint-Jean, Pierre Saint-Jean, Michel Saint-Jean,
Gaetan Forget, Clement Pilon, Andre Lacasse, Gilbert Saint-Germain,
Jean Fontaine, Guy Fontaine, Robert Nantel, Marcel Saint-Jean,

Charles Meilleur, Richard Labelle. Marcel Roy. On y ajoute aussi les
noms de Maurice. Jean et Yvan Lefebvre qui ont effectue des
reparations au presbytere et ceux de Daniel Leonard, Jean-Paul et

Marcel Ouimet pour leur participation au menage du sous-sol de
l'eglise.

L:hiver passe et Ie printemps 1979 fait surgir
un nouveau projet. En ce beau samedi 21 avril de
l'Octave de la fete de Piques, un groupe de
paroissiens erigent solennellement une nouvelle croix
sur ]a montagne en face de la residence de Denis
Grenier pour remplacer celle qui y avait ete elevee en
1934 et qui etait tornbee depuis plus de vingt ans.
Parmi ceux qui accompagnent Ie cure, notons les
responsables de cette initiative: Lucien et Luc

Gratton. Charles et Andre Meilleur, Denis et Michel
Saint-Jean Fernand Briere et Lucien Nantel. Comme
Ie rappellera plus tard Ie cahier des deliberations de la LA NOUVELLE CROIX.
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paroisse, c'est Gaston Saint-Louis qui, parmi bien d'autres travaux de
peinture benevoles pour la paroisse, assumera la peinture de cette.
nouvelle croix.

L'annee 1979 n'est pas encore passee que d'autres travaux
d'entretien s'averent necessaires. C'est notamment Ie cas de la peinture
du clocher et du toit de l'eglise et de la refection du toit du presbytere en
bardeaux d'asphalte. Le tout est soumis a une reunion des marguilliers Ie
12 novembre. Compte tenu des couts de ces travaux, il est donc resolu
d'organiser une nouvelle souscription au printemps prochain. Mais a la
reunion du 11 avril 1980, on ne parle plus que de la reparation du toit
du presbytere qui devrait etre faite au moyen d'une corvee des
paroissiens, la peinture du toit et du clocher de l'eglise etant remise a
plus tard. Aucune allusion, non plus, a une eventuelle souscription. Le
11 juin, les travaux sont termines grace a la contribution benevole de
Jean-Louis Forget, .Michel Lacasse, .Michel Saint-Jean, Yvon Plouffe,
Guy Saint-Jean, Gaetan Valiquette, Fernand Briere, Pierre Arbour,
Gaston Saint-Louis, Lucien Nantel, Serge Lafleur, Remi Saint-Jean,
Gilles Saint-Jean, Denis Saint-Jean, Napoleon Forget, Gerard Sigouio,
Jean-Claude Maille, Jean Vienneau, Michel Dion, Gaston Briere,
Clement Saint-Jean, Gaetan Forget, Richard Labelle, Andre Meilleur,
Charles Meilleur, Rolland Boisclair, l\1ichel Savaria, Alain Boisclair,
Adeline NanteL Liliane Saint-Jean et Yvonne Briere.

Satisfaits de la realisatiof) de ces travaux au presbytere, les
marguilliers peuvent maintenant considerer la peinture du toit de
l'eglise. Litem est a l'ordre du jour de leurs deux reunions de l'automne,
celles du 29 septembre et du 27 octobre. II est alors resolu de proceder a
une levee de fonds qui serait centree sur l'organisation de « bingos de
qualite» offrant des prix d'une valeur minimale de 10$. Le premier de
ces bingos est alors fIxe au 15 novembre de cette annee 1980. Grace aux
genereux dons des paroissiens et de donateurs de l'exterieur, on a pu se
constituer une belle cagnotte de prix en argent. Les frais d'entree de 1$
donnent droit a dix tours pouvant meriter chacun un lot de 10 $. Dans Ie
feuillet du dimanche suivant, on apprend que ce premier bingo a
rapporte la somme de 658,05 $ et que Ie prochain a deja ete fIxe pour Ie
tout debut de J'an nouveau, soit Ie 31 janvier.

Mais a peine avait-on eu Ie temps de se rejouir de ce beau succes
qu'une nouvelle totalement impn~vue venait l'assombrir : celie du depart
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imminent du cure Lambert a- qui l'eveque confiait les cures de La

Nativite de Labelle et de Sainte-Marie de La Minerve. Le 29 decembre
1980, la nouvelle de cette nomination devenait officielle et Ie cure
Lambert pouvait l'annoncer a- ses paroissiens. Comme ses nouvelles
responsabilites devenaient effectives Ie 31 janvier 1981, illui restait tout

juste Ie temps de liquider les dossiers les plus urgents et de dresser Ie
bilan de I'exercice financier de l'annee 1980, bilan qu'a presentera
d'ailleurs lors de sa derniere assemblee comme president de I'assemblee
de Fabrique de Saint-Gerard, tenue Ie 15 janvier 1981, et a- laquelle
assistera son successeur, l'abbe Ludger Sigouin.

A cinquante-sept ans, dont trente-trois de VIe
sacerdotale, i'abbe Sigouin arrive comme cure de Saint-Gerard
et de Lac-du-Cerf pour vivre une reorientation de carriere. II
vient tout juste de quitter l'animation pastorale au secondaire a
la polyvalente de Sainte-Agathe-des-Monts de meme que Ie
poste de pretre desservant de la paroisse de Notre-Dame-de
la-Garde, au nord de Saint-Donat, pour vivre I'experience
toute nouvelle d'une insertion a plein temps dans la pastorale
paroissiale. A son arrivee a- Kiamika, il ne se doute pas encore
qu'une troisieme paroisse lui sera offerte quelques annees plus
tard, le premier juilJet 1985, soit celie de Saint-Joseph a- Val-

M. L'ABBE LUDGER SIGOUINBarrette. Comme quoi l'immersion paroissiale sera radicale et,
jusqu'a- un certain point, annonciatrice d'un avenir pas si lointain!

A l'assemblee des marguilliers du 15 janvier, on revient sur Ja
question des bingos qui devraient reprendre Ie 7 fevrier, Ie changement
de cure ayant retarde la reprise initialement fDCee au 31 janvier. On en
confie I'organisation a Rolland Fouquette et Gaston Saint-Louis. II est
resolu que tous les profits seront destines ala peinture du toit de l'eglise.
Le feuillet paroissial du 15 fevrier no us apprend que cette deuxieme
experience a de nouveau connu Ie succes: un gain de 433,75 $. Mais it
peine deux mois plus tard, soit Ie 23 avril, les travaux de peinture sont
reportes it une date indeterminee. La raison: on s'inquiete du deficit de
$2751 $ que revelent les chiffres du premier trimestre. On les
comprend: depuis quelques annees. la paroisse traverse une mauvaise
passe financiere. Trois des cinq derniers exercices financiers se sont
soldes par un deficit, celui de ran 1980 atteignant la somme de 1 677 $.
Pour tenter de redresser la situation, les marguilliers identifient aussitOt
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NOUVEAU FEUlllET PAROISSIAL DE 1981.
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PRESENTATION DU PREMlER FEUILLET TRANSFORME
« II /lOUd arrive tout fraid} tout neu/> tout jeune notre Feuillet

Paroudial. It itait attendu depuu ItIl bout de tempd. La greIJe ded

pOdted durant titi a relardi bien ded exicUlioM. Mau il edt ta! II

aura longue vie. It a pu prendre jour, grace a de nombreux donateurd

et afUlOlZceuJ"d. TOfu} noud led remerciolld. Mitle mercu ! »

Ludger Sigouin, cur~ 5 deptembre 1981

En plus du feuillet paroissiaL ce meme automne devait amener
d'autres bonnes nouvelles. Parlons d'abord de l'installation d'une
fournaise a bois it l'eglise et de la reussite de la levee de fonds
accompagnant ce projet. Tel que l'annonc;ait Ie feuillet paroissial du 18
octobre 1981, les dons de Hector Au bry, Roger Cloutier, Germain
Constantineau, Therese et Jean Deschamps, la ferme L'Eperon, les
F reres Maristes, Aurore Lacasse, Roland Lachatne, Charles Meilleur et
Fils, Cecile Pilon, Romeo Pilon, Ravana Quenneville et Oscar Saint-

OM

quelques pistes de solution: poursuite des bingos i

envoi d'une lettre pour information sur la situation
financiere de la Fabrique et collecte de la dIme i

quete speciale mensuelle en mars, juin, juillet et
aout; achat de ventilateurs de plafond pour une
meilleure circulation d'air chaud dans l'eglise;
transformation du bulletin paroissial. Inaugure
dans Ie courant de I'annee 1980 et imprlme a
MontreaL ce bulletin paraissait sous I'appellation
enregistree de « Le Feuillet Paroissial ». La trans
formation visait a remplacer les textes et commen

r--~-----"-------'"I taires bibliques ou pastoraux imprimes au verso du
feuillet par des espaces publicitaires payes annuel
lement. Des Ie 14 juin, vingt-cinq personnes ont
deja paye pour les espaces publicitaires de 100 $
chacun et d'autres dons sont promis. D'abord
annoncee pour l'ete, la parution du premier

numero sera par la suite retardee jusqu'au 5 septembre. Mais tant sa
couleur locale que son taux de rentabilite auront tot fait de faire oublier
ses delais de pu blication et de rejouir Ie creur des paroissiens comme des
administrateurs.



Jean avaient permis de recolter un montant de 2250 $ pour defrayer
I'achat de la fournaise. De plus, Jules Diotte et son equipe avaient pris
benevolement en charge son installation Et comme on venait tout juste
de faire un nouvel appel a la generosite des paroissiens en vue
d 'aJimenter cette nouvelle fournaise, Ie feuillet paroissial pu bliait, des la
semaine suivante, les noms de ceux qui avaient donne du bois de
chauffage:, J.-C. Grenier, J.-L. Lachalne, Florian Lachalne, Andre
Saint-Jean, Saint-Jean et Freres, Rolland Filion, Orient Forget,
Rolland Forget, J.-L. Forget, Guy Grenier, Denis Grenier, S. Chartier,
les Freres Maristes, Andre Lacasse, Rolland Boisclair, Charles Meilleur,
Rolland Jacques, J .-P. Constantineau. Ainsi equipes, les adminis
trateurs de Ia paroisse pouvaient entrevoir des couts de chauffage
moindres, ce qui allegerait d'autant Ie poids cet item dans les depenses
de la Fabrique.

Enfin, trois paroissiens, Orner Saint-J ean, Jean Richard et
Marcel Roy, s'engageaient a defrayer les couts de l'acquisition de trois
ventiJateurs de plafond en vue d'une meiJleure circulation de l'air chaud
alors que Gaston Briere et Andre Meilleur se chargeaient de les installer
benevolement.

C'est dans ce contexte de joyeuse serenite qu,on
s'appd~tait a accueillir de la grande visite: celie de Mgr
Jean Gratton, nouvel eveque du diocese, qui venait
effectuer sa premiere veritable visite pastorale depuis son
ordination episcopale en la cathedrale de Mont-Laurier, Ie
29 juin 1978. Natif de Wendover, Ontario, Ie 4 decembre
1924, et ordonne pretre Ie 27 avril 1952 pour l'archidiocese
d'Ottawa, Mgr Gratton etait nomme eveque de Mont
Laurier Ie 13 mai 1978 pour succeder a Mgr Andre
Ouellette.

A la lumiere des bilans des dernieres annees,
l'evolution de Ia situation financiere de la paroisse Ie MGRJEANGRAnON,QUATRI~ME

preoccupait d'une far;on particuliere. Mais les tout recents EvEQUE DE MONT-LAURIER.

efforts deployes pour juguler la hausse des couts du chauffage auront
pour effet de Ie rassurer: ille notera dans Ie rapport de sa visite. Comme
it signalera aussi I'arnpleur du benevolat et de l'entraide qui se vivent en
cette communaute paroissiale.
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MGR GRATTON: PREMIERE VISITE PASTORALE

K Je regar{JakJ a nouveau Ie hilan {Jed {Jerni.ere.; annie.;. Sa,,~ etre

alarnumte, 10.. Jituation finaneiere .Ie {Jevait 'i)'etre elairement expO<lU

aux parokJdiend. Je dUkJ beureux {Je CO/ldtater tiquilihre {JeJ {JihourJiJ

et {JeJ revenlU aeette {Jate. J'en felieite et M. Ie eari et I.e./ marguillierJ.

L'item ehauffage etant la plUd forte {Jepende, on vient tout ju.Jte

{J'itldtaller /tILe fournakJe a bOld a meme Ie bralelU" a thuife. De pluJ,

led paroiJJiend ont JOluerit genereuJement en lIue et {Je eette

i"Aallation et {Ju boil a fournir. C'eJt lUI£ population tWll Jeulement

Jympatbique, il y a beaucollp {Je eharite {JanJ cette COtnmlUwute: ~

joied et leJ peineJ JOllt partagieJ par tolU. En certaiileJ circo,,~tanCeJ

{Je {Jelli' ee que tOil fait conun£- travail billillole {J'accueil eJt certe.J un

tenwign.age. »

Jean Gratton, eveque, 18oetobre 1981.

Profitant du climat de solidarite et d'harmonie qui semble
envelopper tous et chacun, Ie cure Sigouin se fait l'echo de paroissiens et
paroissiennes pour lancer, dans Ie feuiHet paroissial du 8 novembre de
cet automne 1981. un appel au ralhement en vue d'un autre projet: la
mise sur pied d'une chorale pour Noel et Ie temps des fetes. Les
remerciements pams dans un numero ulterieur du feuiJlet laissent croire
a la realisation de cette belle initiative liturgique qui, de dimanche en
dimanche, sous la direction eclairee de Rita Godard-Valiquette et Ie jeu
inspire de l'organiste Simonne Lachapelle. s'est ensuite poursuivie
jusqu'a ce jour.

Et les annees qui vont suivre vont permettre de continuer sur ce
meme elan. Au printemps 1982, on peut entreprendre les travaux de
peinture du toit de l'eglise. Des la mi-juin. Ie tout est complete a un cout
relativement bas de 650 $. Le printemps suivant, au debut de fevrier
1983. les marguilliers lancent l'idee d'une corvee pour la coupe, Ie
debitage et Ie transport d'une quantite suffisante de bois de chauffage
pour Ie prochain hiver. Claude Saint-Jean et Robert Nantel prennent
charge de cette initiative qui s'effectuera sur les lots de la Fabrique dans
Ie cours de la troisieme semaine de fevrier. Resultat: plus de 60 cordes
de bois debite et corde derriere l'eglise. Un premier succes qui sera a
I'origine d'une "tradition» qui se perpetue toujours, depuis maintenant
qUlfize ans.
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LA PREMIERE CORvEE DE BOIS DE CHAUFFAGE

« Une corllie, et tout Illl ,fIlccu! Il faut alloir vu IlllC l'ingtaine d'bom~

meJ, de tout age, qui onl apporti leur hrad, leur entrain et leur vigueur
pour faire au~£)elii de 60 cor£)e.; £)c hou en Illl temfM de nwUz.J £)e 1 1/2
journie. Et quef1e iconomie pour lsz Fahrique! J1au ,furtout, quellejoie

et quelle ginirlMiti de £)onner allec tant £)e ClEltr et d'amitii. On peut en

are tolU fier.! ... »

LuJger Sigouin, cure,

Feuillet Paroudia£ voL 2, no. 25, 20j'il'rier /983

Toutes ces initiatives auront pour dIet un veritable redressement

de la situation financihe. A tel point que l'examen des chiffres du bilan

de l'exercice financier de 1983 revelera, pour la premiere fois depuis

quelques annees, un surplus de l'ordre de 1 938 $. Et cela, en depit d'une

nouvelle depense de 50 $ par semaine, consentie depuis la mi-novembre

a Rejean Valiquette, pour Ie chauffage de l'eglise.

En juillet 1984, on voudra profiter des subventions du

gouvernement federal mises a la disposition des Fabriques pour

proceder a divers travaux d'entretien et de reparation de l'eglise. A sa

reunion du 30 juiUet 1984, Jest resolu de demander un octroi de l'ordre

de 12 000 $ pour les trois travaux majeurs suivants; isolation interieure

des murs du sous-sol de l'eglise avec mousse d'urethanne, amenagement

d'une descente pour camion a l'arriere de l'eglise et installation d'une

porte d'entree de 10 pieds de largeur, peinture de la sacristie et des murs

de I'eglise ainsi que des portes et chassis. Amorces durant l'ete, les

travaux seront completes a la fin de l'automne au cout total de 15 145 $.

Poursuivant sur l'elan de ces travaux, l'automne 1984 devait

aussi s'averer l'occasion de rejouissances particulieres. Dans Ie but de

souligner Ie centenaire de la premiere messe celebree par Ie cure Labelle

lors de la prise de possession du canton de Kiamika, I'ab be Sigouin y

allait, le 29 septembre, a 19 h 30, dans une eglise bondee, d'une messe

« en latin» selon Ie rituel anterieur au ConciJe Vatican 11. Celebration

tres appreciee si 1'on en juge par ses propos du feuiJlet paroissial des 6 et

70ctobre.
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LE CENTENAlRE DE LA PREMI ERE MESSE

«On a retrouve JU racineJ hien JotidU en u 29 Jeptemhre au Joir,

Mime Ji notre litllrgie date d'au mow 25 and, OIl aurait eru Ie pa.fJe

plM pr~ de nou.J, Et non ... it y a dU beau et dU hon a tOILl leJ /igu, II
Jaut Javoir apprkier. '"

LtUJger SigouLn, cure, 6.7 oetohre 1984.

Enfin, cet automne 1984 se signalera encore d'une fac;on
particuliere par une information surprenante du cure sur Ie feuillet
paroissial des 3 et 4 novembre ; a compter de septembre 1985, la fin de la
preparation aux sacrements par l'ecole et les professeurs, la respon
sabilite de ces derniers se limitant a un enseignement reJigieux ou moral,
selon Ie choix des parents pour leur enfant. En conformite aux nouvelles
orientations pastorales de l'Assemblee des eveques du Quebec
concernant l'initiation sacramentelle, rendues publiques Ie 1er juin 1983,

chaque paroisse devra voir a mettre sur pied des comites composes de
parents benevoles qui verront adiffuser de l'information aux parents sur
les differentes modalites de cette initiation sacramenteUe, a accueilJir les
demandes explicites des parents en vue de l'acces de leur enfant aux
sacrements du Pardon, de l'Eucharistie et de la Confirmation et a
assurer, au moyen de rencontres avec les parents et enfants, une
preparation immediate a chacun de ces sacrements.

Cette grande reforme. qui visait a redonner aux parents une
responsabilite de premier ordre dans l'education de la foi de leurs
enfants. en concertation avec l'ecole et la communaute chretienne, se
mettra progressivement en branle, au cours de l'annee 1985, dans notre
diocese, sous l'habile et compHente supervision d'un autre fils de
Kiamika, M. Marcel Bisaillon, des services diocesains d'animation
pastorale, aqui Mgr Gratton avait confie ce redoutable dossier. II faudra
donc attendre l'hiver 1986 pour voir surgir dans la paroisse Ie premier
de ces comites en vue de la preparation aux sacrements du pardon et de
l'Eucharistie. Et on ne s'etonnera pas que deux institutrices, Madeleine
Lacasse et Colette Pilon. se sentent davantage pretes a relever ce defi et
a inaugurer cette nouvelle responsabilite. lis assument alors la
preparation pour les celebrations du Pardon et de I'Eucharistie des 18
avril et 23 novembre. Au fil des annees, d'autres femmes prendront la
releve telles Claudine Nantel a l'automne 1990, Anne-Marie Meyran en
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1992 et Claire Turgeon qui se joindra a cette derniere en 1996. Pour sa
part, Ie comite d'initiation a la confirmation verra Ie jour a l'automne
1989. Ses deux premieres benevoles, Lise Lacasse et AngeJe Leblanc,
auront tout juste le temps de suivre une session de formation avant de
vivre leur premiere experience de preparation a la confirmation au cours
du printemps 1990. Avec zele et devouement, elles assumeront ce service
ecclesial pendant cinq autres annees, passant Ie flambeau, a I'automne

1995, a Lise Saint-Jean et Edith Beaudry.

Mais, parallelement a l'implantation de ces comites d'initiation
sacramentelle, la vie avait suivi son cours, apportant son lot incessant de
changements de toutes sortes. A preuve, cette nouvelle nomination de
l'abbe Sigouin qui, par lettre officielle de l'eveque datee du 21 mai 1985,
heritait de la responsabilite d'une troisieme paroisse. celle de Saint
Joseph de Val-Barrette. On pouvait deja detecter dans cette nomination
un des nombreux impacts de la diminution des effectifs presbyte raux.
Et, a l'instar de son confrere et voisin Denis Villeneuve, aussi
responsable de trois paroisses, il devenait l'un des premiers de la region,
sinon du diocese, a cumuler ainsi les responsabilites pastorales et
administratives de trois communautes chretiennes. On imagine sans
peine les nombreuses modifications qu'un tel statut pouvait imposer tant
dans Ie domaine des taches pastorales que dans celui des formes de
presence aux communautes qu'on lui avait confiees. Il faudra
effectivement attendre l'implantation graduelle des presidents lai"cs
d'assemblee de Fabrique, dans les premieres annees de la prochaine
decennie, pour voir des lalcs - hommes et femmes - prendre progres
sivement en charge la dimension administrative des communautes
paroissiales.

En plus de I'implantation des nouveaux comites d'initiation
sacramentelle, tel que nous l'avons vu ci-haut, l'annee 1986 allait encore
se signaler par I'accueil de notre eveque pour sa seconde visite pastorale,
les 10, 15 et 16 fevrier. Visite qui devait lui permettre de rencontrer
davantage de monde dans l'intimite de leurs heux de vie et de travail et
qui devait aussi Ie rassurer tant sur l'aspect administratif que pastoral;
on semblait bien assumer et integrer les nouvelles fa<;ons de faire et de
penser apportees soit par des reformes - comme celle de I'initiation
sacramentelle - ou soit par les circonstances de la vie - comme Ie
regroupement de plusieurs paroisses autour d'un meme pasteur. Aussi
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pouvait-il conclure Ie rapport de sa vlslte sur ces mots pleins
d'esperance: «ie compte dur rOUd de Kiamika .. .je roud redid que rOUd [ted
pronUdde (..) en ce qui a trait aux paJtoral.e.J lloupeLI.e.J. ,)

UNE VISITE RASSURANTE POUR MGR GRATTON

«Avant fan·ivie {)e LIUYger comme ptLJtelt.J', Oil avait {)eJ prohteftlM

financierci et OIl .Je lai.Mait alter. Cela va heaucoup mieux et tout

.liquilihre. Filicitatiollci! Cbo.Je eertaine, on ciemble content {)e .Joi, de

ce qui .Ie jait en parou.Je. NOlM avond dueuli un peu jort wrJqu'il .lut

agi de eatich&ie initiatique. Mau on ne vOudra pa.i manquer d'impli

quer le.J parentci dand la preparation immi(Jiate du Jacremenl.J du

enjanl.J. Je compte .lUI' VOUd de [(iamilca et VOIU redu que VOUd ftu

prOmeciJe .Ii VOUJ fted ginireu.:"C, perJivirantJ, compribenJijJ de.J

ciituatwll.cJ nQuveUu, en ce qui a trait aux padtoraled nouvelleJ ».

Jean Gratton, ivfque, 11 jiv. 1986.

Ouelques semaines plus tard, on abordait un sujet neglige depuis
nombre d'annees, sinon de puis Ie debut de la paroisse ; Ie cimetiere. A sa
reunion du 6 mars, Ie conseil de Fabrique etablit facilement un
consensus sur la necessite d'un veritable cadastre des lots, une lacune
qui remontait aux origines du cimetiere et qui devenait la source de
problemes de plus en plus nombreux. 11 fut alors resolu de recounr aux
services de M. Guy Letourneau, arpenteur-geometre de Mont-Laurier,
dont Ie plan fut presente et accepte a l'assemblee du 16 septembre 1986.
On amor<;a aussitOt les travaux de cadastrage qui se revelerent pas
sablement ardus compte tenu de la difficulte d'entrer en communication
avec certains concessionnaires de lots. Des Ie 5 octobre, on annonc;ait au
feuillet paroissial que Ie cadastre officiel du cimetiere - Ie premier depuis
son inauguration en 1899 - etait maintenant affiche a I'arriere de I'eglise
pour consultation pu blique. Ce cadastre venait completer un autre
amenagement qu'on avait du apporter au cimetiere au debut de l'ete: Ie
remplacement de la hale de cedres - saccagee par Ie broutage hivernal
des chevreuils - par des plants d'epinette. Le tout reallSe sous forme de
corvee, tout comme pour la coupe du bois de chauffage effectuee en aout
sous la supervision de Charles Meilleur. Des corvees dont les hommes
n'avaient point Ie monopole et auxquelles les femmes contribuent aussi
de leur juste part comme pour Ie rituel « menage du printemps» de
I'interieur de l'eglise et l'ensemencement des plates-bandes en juin.
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Meme si, a chaque annee, depuis Ie debut de sa parutLon, Ie feuillet
paroissial de mai a novembre reprend ses litanies de « mercis}) et de
« felicitations » pour toutes ces contributions du benevolat feminin,
l'anonymat y semble une regie tacite. Il faudra attendre Ie feuillet
paroissial du 27 mai 1990 pour en apprendre davantage sur l'identite de
quelques-unes de ces benevoles - Ie nom de familJe etant celui de l'epoux
-: Delisca Boivin, Noella Forget, Ghyslaine Touchette, Therese Reid,
Mariette Saint-Jean, Lou Meilleur, Rolande Leblanc, Jeanne Allard.

Mais faut-il vraiment s'etonner de I'existence d'un tel
devouement anonyme? n semble bien que non puisque, comme toute
paroisse, celle de Saint-Gerard-Majella a toujours pu compter, au fil des
generations, sur l'apport genereux de ces « benevoles de l'ombre})
ceuvrant discretement, a l'ecart des feux de la rampe. Phenomene encore
actuel, meme en cette fin de siecle et en"ce tournant de millenaire.
Phenomene qui trouve, aujourd'hui et en cette paroisse, son illustration
la plus eloquente en la personne de Francine Briere, tout a la fois
sacristine, concierge et responsable des amenagements interieurs et des
decorations de l'eglise.

Mais revenons-en au printemps de l' an 1987, plus
precisement Ie 6 maio Un communique emanant de l'eveche et
retransmis par les medias locaux vient perturber Ja tranquille
assurance des paroissiens: leur cure les quittera, Ie ler juillet
prochain, pour assumer de nouvelles responsabilites: les cures
de Saint-Faustin et de Sainte-Jeanne-d'Arc de Lac-Carre. Dans
Ie feuillet paroissial du 17 mai, Ie cure Sigouin parle lui-meme
de son prochain depart, exprime sa gratitude a la communaute
de Saint-Gerard et presente son successeur: J'abbe Denis
Villeneuve. Sur un ton plus prophetique, it proposera meme la
creation d'un conseil paroissial de pastorale pour entourer et
appuyer Ie nouveau cure qui, a J'age de soixante-cinq ans, M.L'ABB~DENISVILLENEUVE

consentait a son eveque un « dernier tour de piste}) en acceptant Ja
double responsabilite des paroisses de Kiamika et Val-Barrette. Mais
cette proposition d'un conseil de pastorale n'avaLt rien d'une germination
spontanee; eHe venait couronner une serie d'articles qu'il avait consacres
a ce meme sujet dans les feuiJlets paroissiaux de mars et avril, comme
autant de labours ameublissant Ie terreau paroissial...
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En ce dimanche 5 juiHet, la communaute accueille son nouveau
cure. Quelques mots de son allocution d'investiture traduisent bien Ie
style et I'experience de ce pasteur aguerri: it vient presider, au nom du
Christ, aux initiatives et aux ardeurs de tous et chacun.

L'ETAT O'ESPRlT DU NOUVEAU CURE

« Je veux .'ou<! aider a prendre conelcience que l'EgliJe de Kianrika,

c'e.Jl VOIi<J et que {'animatioll qui Jait vivre doit etre Ie Jruit de VOel

propreel initiative.J... toujourJ danel un uprit vraiment paroiJeliaL. La

preelence dU pretre .Jera toujOUrel neceel.Jaire paree que c'eelt Lui qui

pri.JiJe au 110m dU ChriJl, maiJ VOucl pre,:Menlez deja que, de p1U<J en

pLu.J, c'C.Jt votre ardeur a vOU.J qui animera votre vie chretienne.»

DeniJ Villeneuve, pretre,

FeltiLlet ParoiJcliaL, 5 juiLlet 1987.

L'arrivee de ce nouveau pasteur co"incidera avec Ie depart des
derniers representants d'une congregation religieuse a Kiamika: celui
des Freres Maristes qui, arrives en novembre 1962, feront leurs adieux a
la communaute chretienne de Saint-Gerard, Ie dimanche ler novembre
1987. Au nom de la congregation, Ie Frere Alexis Paquet exprime la
reconnaissance et la gratitude de ses confreres pour l'accueil re<;u au
cours de leurs vingt-cinq annees de presence a Kiamika.

Ses energies, Ie cure Villeneuve les investira d'abord dans Ie tout
nouveau chan tier de la preparation aux sacrements du Pardon, de
l'Eucharistie et de la Confirmation, II assure alors accompagnement et
soutien aux premieres catechistes qui ont bien voulu relever ce nouveau
defi. Toujours dans Ie domaine de la preparation aux sacrements, on Ie
verra mettre davantage d'emphase sur la preparation au bapteme. Pour
la premiere fois, ii est question, dans Ie feuillet paroissial du 3 janvier
1988, d'une invitation a une « fete des baptises de l'an 1987», fete qui se
deroulera effectivement Ie dimanche suivant et qui sera reprise par la
suite.

En plus de ces differents reamenagements pastoraux, d'autres
preoccupations d'ordre administratif viendront aussi solliciter son
attention. Par exemple, la question du terrain de la Fabrique, situe
devant Ie presbytere, et servant de parc municipal. A leur reunion du
18 aout 1988, les membres de l'assemblee de Fabrique adoptent a
l'unanimite une resolution concernant la signature d'un bail a long terme
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avec la Municipalite. Selon I'entente prevue, la municipalite pourra
jouir, sans aucun frais de loyer, de l'usufruit de ce terrain a la seule fin
d'un pare municipal agremente d'un amenagement paysager. Le 30
septembre 1988, Ie bail etait signe pour une periode de dix annees,
effective au ler juin 1988 et se terminant Ie 31 mai 1998. Le cure
Villeneuve et Gaetan Forget signaient l'entente au nom de la Fabrique,
Gilbert Saint-Germain et Josee Lacasse faisant de meme au nom de la
Municipalite.

L'annee suivante, l'avenir du presbytere devait s'averer une
preoccupation de premier plan. 11 faut reconnaitre que l'edifice
commen9ait a accuser Ie poids de ses 35 ans d'existence et que de plus
en plus de travaux de refection s'imposaient. Confrontes a cette
incontournable realite, et non sans avoir dresse un estime des couts des
eventuels travaux, les administrateurs de la paroisse et leur cure se
virent contraints d'envisager les deux seules issues possibles; la location
ou la vente du presbytere. Compte tenu du faible layer qu'iIs estimaient
pouvoir retirer d'une eventuelle location, ils opterent done, a leur
reunion du 12 mai 1989, pour la vente du presbytere au prix de 40000 $,
incluant un terrain d'une superficie de 1720 metres carn~s. Le 12 juillet
suivant, la vente etait conclue, a ces memes conditions, avec M. Noel
Lernoud, moyennant un acompte de 5000 $. Comme M. Villeneuve
avait deja manifeste son desir de profiter de sa residence personnelle de
Mont-Laurier, cette vente satisfaisait done aux meilleurs interets de
toutes les parties impliquees. D'autant plus que la diminution des
effectifs presbyteraux et Ie phenomene croissant de regroupement de
plusieurs paroisses autour d'un meme pasteur rendaient plus aleatoire Ie
besoin d'un presbytere pour loger Ie prHre qui, par la force des choses,
etait redevenu un ... desservant. Mais, compte tenu d'un avenir toujours
imprevisible, il fut alors resolu que les revenus de cette vente ne
pourraient etre utilises que pour }'amenagement d'une eventuelle
residence necessaire a un futur cure de la paroisse. Cette vente du
presbytere entraina aussi l'amenagement d'un bureau de la Fabrique ala
sacristie pour regrouper les effets, registres et differents dossiers
administratifs de la paroisse, ce qui fut realise dans les semaines qui
suivirent la vente du presbytere.

Un evenement historique considerable que cette vente du
presbytere puisqu'elle mettait un terme a quatre-vingt-onze ans de
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residence continueUe d'un pasteur dans Ia paroisse. Un autre signe des
profondes mutations qui secouaient Ia paroisse et qui se voulait aussi
annonciateur d'autres changements. Tel, par exempIe, I'engagement
d'une religleuse, Denise Paquette c.s.c., qui, pour la premiere fois,
assumera une responsabilite autrefois devolue au cure: celie de
l'animation pastorale a I'ecole primaire. En bref, la responsabilite de
f::tire un lien, au moyen de diITerentes activites, entre Ie vecu du jeune et
I'enseignement religieux dispense par l'ecole. Autre changement majeur
relie a Ia fin de la residence permanente du cure dans la paroisse: la
creation du poste de secretaire de Ia Fabrique recouvrant differentes
taches autrefois assumees par Ie cure et qu'on confiera a Lise Lacasse
Briere.

MME LISE LACASSE-BRIERE

Peu de tern ps apres la decision de la
vente du presbytere, prise Ie 12 mai, Ie cure
Villeneuve avait pressenti la necessite d'un tel
poste pour un meilleur service a la comm u
naute. Et, en accord avec les marguilliers, it
avait pris soin, par Ie biais du feuillet paroissial
du 18 juin, de bien presenter a la communaute
cette nouvelle responsabilite administrative et
de la situer en complementarite avec sa mission
a lui, plus specifiquement pastorale.

LA NOMINATION O'UNE SECRETAIRE DE FABRlQ~JE

«Dan.! un alJenir rapprocht., Mme Lile Briere Jera aatorilie aJigner

(e.J certijicatJ (Je naiJJance, mariage et .Jipulture; a recelJoir Ie

paiement (Ju .JUpport et de l'entretien dU cim.etiere et leJ hmwrairu (Je

mUJe.J. C'ut auui que ccrtaitlJ memhreJ (Je La paroilJe Jont appeli.J a
un tralJail (J'a{}muliltration et (Je geJtion. Le pretre, lui, eclt wpeLi a
un role (Je raclclemhleur pour incltruire led jideled et pridider led

<lacremen1:.J. IllJoudra aUJdijaire certain.eJ lJilitu perdonnelleJ durtOUt

aUpred (Jed maladed et all-pred (Je.J per.Jonned qui prennent la

rupotlJahiliti de certaiJu dervicu en jalJeur (Je La commUllauti chri

tienne. »

DeniJ VilleneulJe, cure,

Futillet ParoildiaI18-06-89.
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Les feuillets paroissiaux des semaines suivantes viendront
confirmer cette nomination de Lise Lacasse-Briere et, des Ie 12 juillet
suivant, son nom apparaltra au bas du proces-verbal de l'assemblee de
Fabrique. Le proces-verbal de l'assemblee du 27 decembre 1989
mentionnera pour la premiere fois sa responsabilite de secretaire de

Fabrique et l'autorisation qui lui est accordee de signer les cheques pour
et au nom de la Fabrique. Comme sa tache deborde Ie cadre du travail
benevole, on lui accordera, quelques mois plus tard, soit Ie 14 mars
1990, une «retribution» de 7 $ l'heure.

Lannee 1990 s'amorce sur une bonne note. A leur reunion du 14
fevrier, les marguilliers accordent, au cout de 8000 $, un contrat de
peinture et de reparation du clocher et du toit de l'eglise a la firme
«Aeriale maintenance» de Saint-Etienne de Beauharnois representee
par M. Jean Laberge. Fin avril, Ie dernier paiement pour ces travaux est
effectue. Mais la meme reunion de fevrier devait aussi donner naissance
a une controverse au sein de la communaute paroissiale. Comme on
avait eprouve certaines difEcultes a recruter des benevoles pour les
dernieres corvees de bois de chauffage, on prit alors la decision de
vendre par soumission les deux lots de la Fabrique portant les numeros
16-b et 17-b du rang 6 et, tout naturellement, de l'annoncer officiel
lement au prone de la messe dominicale et dans Ie feuillet paroissial du
dimanche suivant. Decision plutot mal re~ue dans la communaute qui
devait conduire, Ie 11 mars suivant, a une assemblee des paroissiens
pour leur permettre d'exprimer leurs doleances et leur point de vue. Ce
qui allait permettre a la marguilliere Delisca Boivin de presenter une
petition portant les signatures de cent soixante-sept personnes opposees
a cette vente et a quelques paroissiens - dont Clement Pilon, Guy
Touchette, Michel Vlncent. Albert Diotte, Charles Meilleur, Clement
Saint-Jean, Lucien Nantel, Denis Grenier et Firmin Valiquette - de
prendre la parole pour plaider en faveur du maintien de ces lots dans Ie
giron du patrimoine paroissial. D'autant plus que, selon ces memes
plaidoyers, ces lots constituaient une precieuse source d'approvisionne
ment gratuit en bois de chauffage. Tout laisse croire que ce mouvement
d'opposition a la vente de ces lots representait un consensus assez
general au sein de la communaute puisque, a leur assemblee suivante du
14 mars 1990, les marguilliers ne purent etudier de soumissions d'achat
de ces lots, aucune ne leur ayant ete presentee. Et la semaine suivante,
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trente-et-un paroissiens mettaient en commun leurs efforts pour realiser,
a meme ces lots, la traditionneJle corvee de bois de chauffage et y
pn~lever une quantite suffisante pour deux annees. Comme quoi Ie choc
d'une eventuelle vente de ces lots avait porte fruit! Ne restait plus qu'a
s'assurer du bon fonctionnement et de l'efficacite energetique de
I'appareil de chauffage de l'eglise, ce qui fut fait par J'achat d'une
nouvelle fournaise en novembre de la meme annee.

n faudra attendre l'annee 1992 pour que la communaute
paroissiale vive d'autres evenements marquants. A la reunion du
29 avril, les marguil1iers appuient Ie projet de M. Pierre Arbour
de remplacer par une nouvelle l'ancienne croix erigee sur la
coUine qui domine Ie village. Le tout s'effectue Ie 30 mai avec un
nombre de benevoles tel que, selon Ie feuillet paroissial du 21 juin
suivant, "on a du en refuser quelques-uns ". On y lit aussi la liste
des principaux colJaborateurs ace projet: Andre Saint-Jean qui a
fourni une machine, Gregoire Cote, Rene Reid, Rolland Belanger,
Jacques et Therese Saint-Jean, Denis et Johanne Grenier, Jean
Claude Grenie r, Charles Dancause, Michel Lacasse. On y
remercie aussi les genereux donateurs: les Chevaliers de Colomb,

LA NOUVELLE CROIX, la Caisse populaire et la chorale sans oublier la municipalite qui
lE30MA11992. s'engage a en defrayer les couts de l'eclai rage. On signale enfin

que des bOltes ont ete deposees a la Caisse populaire et a l'epicerie
Forget pour une levee de fonds a cette fin.

Mais sur ce meme feuillet paroissial du 21 juin, une autre
nouvelle retenait encore davantage l'attention de tout reil
furtif: celie de la demission du cure Villeneuve qui, apres cinq
ans de devouement, devait abandonner pour raisons de sante
it compter du 13 septembre. Et, simultanement, il devoilait
aussi l'identite de celui qui devait prendre la releve: l'abbe
Alain Morin, actuel cure de Notre-Dame-de-Lourdes de Lac
du-Cerf et membre de l'equipe diocesaine d'animation
pastorale. A ces deux postes, s'ajouteraient donc la
responsahilite des paroisses de Saint-Gerard it Kiamika et de
Saint-Joseph a Val-Barrette. Compte tenu de l'ampleur de la
tache et de son experience deja vecue a Lac-du-CerE, Ie Eutur
cure de Kiamika et de Val-Barrette avait convenu, avec

M.L'ABB~ALAINMORIN l'eveque et son comite diocesain des nominations, de la
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necessite dela nomination d'un president laIc d'assemblee de
Fabrique dans chacune des deux nouvelles paroisses dont il
heritait et qui prendrait en charge la dimension administrative et
fmanciere de chacune. Et c'est ainsi que M. Villeneuve pouvait
aussi annoncer la nomination du premier president laIc
d'assemblee de Fabrique de Saint-Gerard, M. Andre Meilleur,
pour un premier terme de une an nee, devenu effectif au premier
juillet et renouvelable pour un second terme de trois annees.
Enfin , avec toute l'ame du pasteur qu 'on lui connaissait, Ie cure
Villeneuve ecrivait encore, sur un ton prophetique, comme pour M.ANDR~MEILlEUR

ouvrir un nouveau sitlon: «itant donnie La grandeur dU champ d'action de

I'otre nowJeau pMteur, if devra etre aWi par deJ rupol1.Jablu parOUdlau::r. Toad

ceux et ceLled qui ceuvrent dt{ja devront continuer. Un cOJZJeiL de pMtorale devra de

former; Ainu Mariette Bondu-Saint-Jean /y prepare diriellJenunt.» Ajoutons
iei que Mariette Bondu venait tout juste de completer, sur une periode
de trois annees, une formation specialisee en intervention pastorale
dispensee conjointement par Je diocese de Mont-Laurier et Ie College
Marie-Victorin de Montreal, et que ces etudes I'avaient profondement
rendue eonsciente de l'importance d'un tel eonseil de pastorale pour sa
parOlsse.

Et e'est ainsi que, Ie 13 septembre 1992, avec l'arrivee du

nouveau pasteur et Ja nomination d'un premier president lai'c de
Fabrique, s'amof/;ait une nouvelle etape, un nouveau passage dans tous
les changements qui, depuis maintenant un peu plus de vingt ans,
rythmaient Ie cours de l'evolution de la paroisse. Les premiers mots de
ee nouveau cure seront d'aiJleurs pour parler d'un travail d'equipe et de
partenariat avec tous ceux et eelles qui acceptent de s'engager dans la
mission de toute communaute chretienne.

iE NOUVEAU CURE PARLE DE SON ROLE

«En rel.eve Ii ce divoue pridicedJeur que fut M. Denu Villeneuve et

dan<J La fidiLite au nwdele dU Chrut, Le vrai Pa.lteur, je veux «etre au

miLieu de VOlt.! comme ceLui qui Jert» Lc 22,26. IL edt mainlenant pa.lJi

le tempd oille curi poulJalt edpirer a.lJumer Ii lui JeuLfa redpon<Jabilite

mUJionnaire de batir une communauti de ciLibration (Je La foil

toujourd pLU<! fraterneLle et charitable. pluJ que jamal.J, tbeure edt a
l'cngagement deJ farCJ datu cette mM<JiOll, Ii La coredpon<JabiLiti, au

partenariat. C'eJt (Jonc avec La certitu(Je (Je pouvoir travailler en
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iquipe que j'ai accepti fa reJpoflJabifiti (Je cette paroil<le. Grall;) merci

a AIl(Jri jl1cilleur qui a accepti (Je portei' fa reciponJabifiti (Je fa

pridi'dence (Je l'adJemblie (Je Fa,brique. Merci (J'alJalU:e a ceux et cefleJ

qui. accepterol1t ,{J'adJumer (Jiffiren& JerIJiceJ a fa conwuuuudi. .,

Alnul Morin, cure, Feuifkt ParouJial13-09-92.

Pour mleux eorrespondre a ees nouvelles realites, un reame
nagement des loeaux s'imposait aussi. Des sa reunion du 5 oetobre 1992,
l'assemblee de Fabrique eonvient de la neeessite de eonvertir la saeristie
en salle de rencontre pour les differents comites et conseils paroissiaux.
Les banes d'eglise sont remises au sous-sol et autorisation est donnee au
cure de proceder a l'aehat de deux tables, douze chaises, un tableau
mural et des panneaux mobiles opaques pour entourer Ie bureau de la
secretaire paroissiale.

Ses premiers efforts, Ie nouveau cure les investira dans
l'accompagnement des deux equipes d'initiation sacramentelle. A son
arrivee, Anne-Marie Meyran s'occupe de la preparation aux sacrements
du Pardon et de l'Eucharistie et Lise Lacasse et Angele Leblanc
travaillent a la preparation de la confirmation. La OU c'est possible et, en
certaines periodes, Ie nouveau pasteur voit a etablir davantage de
partage et de collaboration entre les differents comites des trois
paroisses qu'il dessert: Kiamika, Lac-du-Cerf et Val-Barrette. Avec la
collaboration de Mariette Bondu, un service interparoissial de

preparation au bapteme est mis sur pied pour regrouper a l'interieur de
memes rencontres les parents des trois paroisses qui demandent Ie
bapteme pour leur enfant. La premiere session interparoissiale se donne
au coors de l'automne 1993.

Parallelement it to us ces efforts, d'autres energies sont aussi
consacrees a la mise sur pied d'un veritable conseil paroissLal de
pastorale. Comme on I'a vu tantot, Mariette Bondu s'etait faite la

propagandiste de ce projet paroissial et avait pu y rallier plusieurs autres
bonnes volontes. Il lui en coutera bien peu d'interventLons et
d'arguments pour convaincre son nouveau cure de la pertinence de ce
projet et, Ie 28 fevrier 1994, le conseil de pastorale de la paroisse Saint
Gerard tenait sa premiere reunion. Avaient accepte de s'y engager et de
vivre cette toute nouvelle experience: Madeleine Lacasse, Delisca
Quenneville, Anne-Marie Meyran, Adeline Lachal:ne, Mariette Bondu,
Nathalie Saint-Jean. Deux ans plus tard, Claire Turgeon viendra se
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joindre au groupe apres que Nathalie Saint-Jean et Madeleine Lacasse

se soient retirees.
Sur Ie plan administratif, ]'assemblee de fabrique et son nouveau

president continuaient toujours d'assumer leurs responsabilites et de
prendre les decisions jugees necessaires. Ainsi, Ie 6 juillet 1993, il est
n~solu de racheter a la municipalite Ie lot 17-D, vendu Ie 10 mars 1988,
en vue d'un agrandissement du cimetiere paroissial. Le 10 octobre,
l'achat est finalise. Suite a la decision de la chorale d'amenager au jube,
il est resolu, a l'assemblee du 31 janvier 1994, de redonner au sanctuaire
de l'eglise un peu de son cachet originel en procedant a l'erection d'un
nouveau maitre-autel. Grace a la mise en commun benevole des talents
et connaissances des Albert Diotte et Charles Meilleur, de la dexterite
des Francine Briere et Lou Meilleur, Ie projet a tot fait de se concretiser
dans les semaines suivantes. Pour sa part, Gaston Briere a tenu a
rehausser Ie tout par Ie rembourrage de deux fauteuils de celebration.
En octobre de la meme annee, c'etait au tour du charnier de subir
quelques travaux d'entretien pour etre transforme en remise pour Ie
tracteur a gazon.

Au printemps 1996, la Fabrique accueille une demande pour Ie
moins inattendue. On est a la recherche d'un nouveau local pour Ie
bureau de poste et, devant la rarete des espaces disponibles, on a
identifte la sacristie de ]'eglise comme site possible. A leur reunion du 23
avril, les marguilliers accueillent une delegation de la munici
palite,constituee du maire Lucien Gratton et des conseillers Michel
Dion, Romeo Leblanc et Huguette Gingras, venue presenter la demande
et verifier de visu les disponibilites de cet eventuel local. Un rapide
examen et un bref echange ont tot fait de faire ressortir l'exiguYte des
lieux comme les multiples obstacles a la realisation de ce projet. II est
finalement vite apparu a tous qu'il faHait se mettre a la recherche d'un
autre local.

Cette question reglee, on pouvait maintenant porter toute son
attention a un autre projet auquel on songeait depuis quelque temps: la
refection des fenetres de I'eglise qui, faute de moyens, avaient ete
negligees depuis plusieurs annees. Et comme les festivites du centenaire
de 1998 se profilaient a l'horizon, tous et toutes, de I'assemblee des
marguilliers comme du conseil de pastorale, etaient bien d'accord sur
l'opportunite d'une telle toilette pour J'apparence de l'eg1ise paroissiale.
La majeure partie de l'assemblee du 28 aout 1996 fut consacree a cette
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question. On pensa d'abord tirer profit d'un tout nouveau programme
du gouvernement provincial de couts partages pour des travaux de
sauvegarde du patrimoine religieux. Mais l'examen d'un estime des
couts de ces travaux etablis selon les normes de ce programme devait
conduire la Fabrique a une autre conclusion: il etait preferable de
confier la realisation de ces travaux a des ouvriers competents de la
paroisse sans adopter Ie cadre normatif du programme gouvernemental.
Le tout etait enterine a la reunion du 10 decembre. Confies a Jean
Vienneau et a Jean Lacoste, les travaux s'echelonnerent de mai a
septembre 1997, aux couts de 17500 $. En plus de la refection et de la
peinture de toutes les fenetres de l'eglise, furent aussi realises des
travaux de reparation du toit interieur et exterieur de la sacristie, de
peinture de la sacristie et du solage de I'eglise, de finition interieure du
jube de la chorale. Au souper-benefice de la Fabrique, prepare
b¢nevolement par Ie groupe des ({ Remontantes », a la salle paroissiale,
en ce samedi 30 aout, la joie et la fierte se lisaient sur tous les visages:
non seulement l'eglise etait-elle to ute pimpante, mais encore les
genereuses contributions des paroissiens, de la Caisse populaire, de la
Municipalite et des Chevaliers de Colomb permettaient-elles d'eponger
une bonne partie de ces depenses. On pouvait envisager avec plus de
serenite les festivites du centenaire qui pointaient a I'horizon de
l'histoire. Centenaire pour lequel on projeta de restaurer l'illumination
de la croix de la montagne en collaboration avec la Municipalite, projet

confirme a l'assemblee du 3 decembre 1997. Un
centenaire qui mobilisait aussi les energies des membres
du conseil de pastorale. En plus de la messe d'ouverture
des festivites du 25 janvier 1998, copresidee par Mgr
Jean Gratton et son vicaire-general Mgr Jean Levert,
ils avaient aussi planifie trois autres celebrations: une
fete de tous les couples s'etant maries en I'eglise
paroissiale, une fete des alnes et une commemoration
des defunts de la paroisse au cimetiere.

Ne restait plus qu'a entrer dans la celebration de
ce grand anniversaire. Avec I'esperance que d'autres
hommes et femmes sachent prendre la reI eve pour se
faire, au fil du temps, des ({ passeurs de la foi» sur les
rives encore inconnues de la riviere de l'histoire de cette
communaute chretienne Saint-Gerard-Majella.
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1898
Marier. Alexina - Theresia

Nadeau. Catherine

Paquet. Marie Rose Yvonne

1899
Chagnon, Louis Oscar

Chartier,

Joseph Ferdinand Thomas
Chouinard.

Delia Yvonne Alhertine

Daoust. Noe

Dufort, 1\'\arguerite NoeUa

Gauthier. Joseph Mathias

Hughes, Yvonne

Labelle. Bertha

Labelle, Marie Rose

Lachaine, Marguerite Marie

Lachaine, Nlarie Cordelia

Lamarche, Gabriel Noella

Lamoureux, Rosario

Larocque, Joseph Orner

Larocque, Louis Augustin

Lefebvre, Victoria

1'v1artin, Narcisse

Morin. Marie Delina

Pauze, Marie Alberta

Philion, Albert avila

Poirier. !v1arie Angelina

Proulx, Edouardina

Tessier. lvlarie celina Bernadette

Therien. Joseph Alcide Bru no
Valiquette, Laura

Valiquette, J',\arie

1900
Bazinet, Marie Albina

Carriere. Joseph Dominique

Cbartier. Gerard William
Chenier, Joseph Alexis

Constantineau, Joseph Delphis
Daoust, Joseph Alexandre

Daoust, Joseph Euclide

Deschamps, Marie Rose Alma
Dufort, Auguste

Laurent Justinien Gerard

BAPTEMES
Garneau, Joseph Wilbroad
Labelle, Marie Albertine
Lachaine, Joseph Adelard
Lachaine, Joseph Donat

Leduc, Rose-de-Lima
Maisonneuve, Remi

Pauze, Joseph Ademne
Piche, Hermenegilde
Piche, Leonard

Poilier. Marie Julienne Evelina
Portelance, Alphonse

Tessier, Joseph Jean-Baptiste
Therien, Marie Blanche

Turpin, Josephat Adrien

1901
Aubry, Maria

Beaudry, Rose Alma
Brunet, Marie Rose-de-Lima

Campeau, Fran~ois

Charbonneau, Louis Philippe

Chenier. Joseph Evariste

Daoust, Marie

Deschamps. Elie

DuFort. Albina Juliette

Godmaire. Monique

Hughes, Marie Blanche

Labelle. Josephal Isidore

L'lcasse. Donat

Lacasse. Joseph Rosario

Lachaine. Georgianna

Lachaine. l\1.axime
Lamoureux, Adrien

Larocque, Honorius

Larocque,

Marie Angelina Rose-de-Lima

Lefaivre. Solomon
Lefebvre, ,'I1arie Dora

LefebvTe, Noe Adonias

Marier. Henrietre Roseanna

PlUlion. 1'v1arie Yvonne Rosanna
Touchette, Gerard

Valiquette. Albina

1902
Bazinet, Hilaire
Brunet, Marie Blanche

Campeau, Joseph Michel
Chartier. 1'v\arie

Constantineau, Marie [rene

Daoust, Amanda PhJomene

Daoust. Bernadette

Daoust, Delphine

Dufort, Felix Norbert Gust.ave

Duponcelle, Rose-de-Lima

Godmaire. Joseph Henri

. Gratton. Arthur

Grenier, Helene lv\artine

Labelle, Joseph Armand

Labelle.

lI1arie Marguerite Florida

Lacasse. Joseph Bruno

Lacasse. Josepb Nlathias Olivier
Lachaine, Florida

Lachaine.

Joseph Alphonse Aquila

Lachaine.

Marie 1'I1.arguerite Angelina

Lamoureux, Marie

Larocque, Louis Ozias

Larocque, Maria

Larocque, Marie Rose Alba

Lefebvre. Ezilda

Mallie, 1'v1arie Georgianna Anna

lv\arier, \VJliam

Morin, 1'v1arie Alphonea

Papineau, avila Albert

Paquet. 1'v1arie Alice Irene

Poirier, Marie Antoinette

Proulx, Marie-Louise

Roy, Marie
Saint-Germain,

(bebe) enfant de Edmond

Valiquette. Alfred Romeo
Valiquette, Rosa

1903
Beaudry, Joseph Albert
Bisaillon,
(bebe) enFant de Ferdinand

Carriere. Noe
Charbonneau, Joseph Adelard
Charbonneau. 1'v1athias
Chartier, Georgianna
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Chenier. Marie Yvonne
Cloutier, Romeo
Cloutier, Rosario
Deschamps,Odile
FOrlier. Joseph Louis Philippe
Gaudreau. Marie Rose Alma

Gauthier. Marje Alexina
Godmaire, Joseph Georges
Gravel. ""'laJ°ie-Anne
L"belle. J osephat Eugene
Lacasse. Joseph Victorin
Lachaiue, Joseph Alfred
Lachaine. l'v\arie Rose-de-Lima
Larocque, Marie Oliva
Lauzon, Joseph
Lauzon, Marie Anuette Lea
Leduc. Antoine
Lefaivre. Florida
Lefaivre. I'.'.arie Anne
Lefaivre, Marie Louise
Lefebvre, Marie Donalda
Maisonneuve, Emelie
Marier, Geoffroye
Philion. Gerard
Piche. M.1J"guerite Yvonne
Pilon. l'vl.arie Louise Rosa
Poiner, Marie Gertrude
Rivet, Bertha
Saint-Germain. Marie
Bernadette Itva
Saint-Louis,

(bebe) en fant de Eusebe
Touchette. Marie Ernestine
Touchette, Olivier

1904
Beauchamps. Rose-de-Lima
Bisaillon. Marie Yvonne
Campeau, Marie Philomene
Chenier, Joseph Aclrien
Constantineau, Joseph Jules
Daigneault.

Eugenie Marguerite Charlotte
Daigneault.

Jean Baptiste Camille l\'laurice
Daoust. Marie Eugenie Valerie
Daoust. Noe
Deschamps. l\'\arie Anne
Gratton, l\o'larie Aline Adele
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Labelle, Marie Armantil1e Alice
Lacasse.

Joseph Henri Telesphore
Lacasse. Patronne Aurore
Lacbaine. Joseph Alfred
Lachaine. Marie Ange
Lachaine.

l\'1ane Bernadette Rosa
Lachaine, Marie Louise Rosanna
Lauzon. Andre
Lauzon, Malvina
Larocque,

Marie Marguerite Alberta
Maille, Marie Albiua Rosa
Marier. Edouard
Milks, James Thomas
Ouimette. Marie-Louise Itva
Paquette. Joseph
Philion, Lucien
Poirier, Marie Anne Rose
Portelance, Marie Rose-de-Lima
Sigouin. Marie Amanda
Touchette. Ferdinand Ernest
Valiquette. Joseph Gerard

1905
Beaudry, Joseph Romeo Ovide
Bisaillon. Romeo
Charbonneau,

Joseph Henri Hormidas
Charrette. Mane Reine
Daigneault.

j\'\arguerite Eva Alice
Daoust, Maxime
Desehamps,

Joseph Louis Hector
Dufort, Ferdinand Adjuteur
Gaudreau, Joseph
Gauthier, Hermas
Genereux,

Joseph Henri Guillaume
Genereux,

Marie Leontine Yvonne
Gratton, Marie Yvonne
Jodoin. Marguerite Yvonne
Labelle, Florida
Lacasse. celestin
Lacasse. Joseph Upherin Noel
Lachaine,

(bebe) enfant de Treffie

Lachaine.
Joseph Charles Auguste

Lachaine, Joseph Dieudonne
Lachaine, Joseph Donat
Lachaine, Marie £mensa
Lamouremc. Joseph Oscar
L"rocque.

Mane Delima Angelina
L'Arrivee, Joseph Adrien Alfred
Latreille, Arthur
Lauzon. Aime
Lauzon, Marie Hermelinde
Maille, celestin
Marier, Donat
Marier, Marie-Jeanne
Ouimet, Joseph AI&ed
Ouimet. Joseph Gerard Alderie
Paradis, Philippe
Piche, Bernadette Felicite
Pilon, Joseph Alphonse Aquilon
Vauquette. Olivier Guillaume

1906
Beauchamps, Malvina
Beaudry. Jeanne
Bisaillon, Marie Eva
Bourque. Marie Vietoria
Briere. Joseph Aime Uon
Briere.

Marie ""'.arguerite Jeanne
Brunet. Emile
Charrette, Valentine
Chart.ier, Rose Angelina
Chenier, Joseph Polydore
Constantineau,

Alexandre Antoine
Daignault.

Marie-Anna Albert.ine
Daoust. Marie Louise Jeanne
Deschamps. ItmiJie
Desormeamc, Auguste Alexandre
Foisy, Marguerite Jeanne
Foisy. Marie Flavie Germaine
Foisy. f.,1arie Irene Laura
Gaudreau. Noe
Guerin. Marie Blanche
Labelle,

Manc Angelina Germaine
Labelle, Marie Ezilda



Lacasse, Philemon
Lachaine, Marie Albina Juliette
Larocque, Joseph David Cyrille
Larocque,

Joseph Hyacinthe Emile
Ledoux, Marie Albertine
Legault, Joseph Wilfrid
l\1ilks, Marie Elisabeth
OUlmet, Marie Bertha
Paquette, Joseph Armand
Paradis, Joseph William Ovila
Philion, Jeanne
Piche, Alphonsine Marie Anne
Poirier, Blanche Vit.aJine
Portelance, Joseph Clcophas
Therrien, JosepL Telesphore
Touchette, Joseph Romeo
Valiquette, Elianne

1907
Bisaillon, Joseph Henri Zacharie
Briere, Marie cecile Gilberte
Campeau,

Joseph Edmond Arthur
Charrette, Joseph Jean-Baptiste
Charron, Albina Felicite
Daigneault,

Rosaire Gerard Rolland
Deschamps, Louis Ubal
DesrocLes,

Marie Clemence Emelda
Foisy, Joseph Fortunat Romeo
Foisy, l'vlarie Ange Juliette
Foisy, Marie j\\arguerite
Guerin, Juliette

Joseph (parent ineonnu)
Lachaine, Antoine Herve Romeo
Laehaine, Joseph Mhur
Lamoureux,

Joseph Emery Emile
Larocque, Marie Jeanne
Larrivee, ,I\o\arie Dianna Ida
Lauzon, Aime
Lauzon, Maric Eugenie
Maille, Patrice Romeo
Marier, Joseph William
Marier, Marie Ida
Piche, Leontine
Poirier, Yvonne Aurore

Robillard, Aime
Saint-Jean,l\\arie
Taillon, Alfred Georges Gerard

1908
Auger,

Marie Olympe Clementlne
Billool, Marie Claire
Bisaillon, Marie Ua Berthe
Boudrias, Joseph lotique
Briere, Marie Elodie Simone
Briere, Marie Uonne Antoinette
Charbon neau,

Joseph TreFne Mag"loire
Chartier, Joseph Louis Salomon
Daigneault,

Marie Therese Berthe
Daoust, Joseph Aime Leo
Daoust, Joseph Urgel
Deschamps,

Joseph Ferdinand Gerard
Dufour, !l1arie Germaine
Faubert,

Joseph Hyacinthe Augustin
Gratton, Joseph Ferdinand
Lacasse, Marie Rose de Lima
Lachaine, Joseph Alcide
Lachaine,

Joseph Maxime l\\athias
Lachaine, Marie Albina Alexina
Lamoureux,

Marie Odille Germaine
Larocque, Marie-Rose Antonia
Larocque, Rose De Lima
Lauzon, Alphonse Noe
L'&:uyer, Marie Benhe
Lefebvre, J\1arie Mmguerite
Hortense Viola
OUlmet, Marie Albertina
Ouimet, Marie C1emina Doria
Paquette, Marie Eva
Paquette, Marie Lea
Paradis, Marie Eva
Pigeon" Joseph Ernest Pierre
Pilon, Joseph Ernest Romeo
Poirrier. l\-larie Eliza
Portelance, Rosa Alba
SainI-Jean, Joseph Alphonse
Touchette, Marie Ange Yvonne
Valiquette, David

1909
Aubry, Clodomir
Aubry. Paul-Emile
Bataillard. l\\arie Germaine
Beauchamps, Josaphat
BeaucLi)"

Marie Germaine Fedora
Boisclair,

Marie J'VIarguerite Oliva
Bourque, Marie Aurore
Briere. Marie Berthe Simone
Charrette, Joseph Adelard
Charron. Joseph Eldege
Chartier.

Joseph Geoffroy Jean-Baptiste
Chenier, )\-\arie Ange Emma
Daigneault,

Joseph Edouard Charles Emile
Daignault, Mo"ise Urgel Romeo
Dufour, Joseph Clement Alderic
Foisy. Marie Blanche
Gaudreau, Marie Angelina

Josepb Georges (parents
inconnus)

Lachaine, Marie Therese
Larocque,

Joseph Ozias E,nile Wilfrid
Larocque, Joseph Osias Albert
Larocque. Marie Georgiana
L'AITive, Marie Edme Rose
Lauzon, Joseph Alcide
Lauzon, Marie-Anne
Lauzon. Marie Slmone
Lauzon" l\'tarie- Rose
Maille. Joseph Frederic
Marier. l'vhrie-Anna
Piche, Joseph Emile Gerard
Portelance. Joseph William
Valiquette, !'tlarie Alzire

1910
Albert (parents inconnus)

Bisaillon,
Marie Lea Leanne cecile

Boisclair, Marie Blanche Anita
Campeau, Marie Josephine
Challe, Joseph Leo Emanuel
Chartier. Marie-Anne Lucienne
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Daoust, Joseph Onesime
Deschamps, Joseph Ephrem
Deschamps, Marie Eugenie
Deschamps, Marie Therese

Foisy, Fran~ois Joscph
Guerin, Jean-Paul

Lacasse, Francisque
Lachaine, Joseph Honorius
Lachaine, Marie Lianne Aurore
Lamourcux,

Ntarie Therese Evelina
Larocque,

Joseph Raoul Augustin
Lauzon, Joseph Adonias
Lauzon, Marie Angelina

Lefebvre, Marie Rosa
Leg-ault. Joseph Albert Armand
Macnicoll, Marie Lena

Marier, Joseph
Emilien Hector Ferdinand

Morin, Marie Aurore Angelina

Paradis, Joseph Leo Palma
Pilon, Marie Dorina

Poirier. Marie Rosalrna Eliza
Touchette, Marie Laurette
Valiquene, Marie Aurore

1911
Aubry, Marie Eva Laura

Beaudry. Marie Valeda
Belair, Joseph Wilfrid Howard
BJloot, Marie Eugenie Irene
Boudrias, Marie Blanche Aurore
Briere, Joseph Aime Femand

Briere. Joseph Henri Leonel
Charrette,

Joseph Donat Paul-Emile
Charron,

Joseph fume Alexandre
Daig-neault,

Marie Anne Eugenie Leonne
Daigneault. Marie Juliette
Desehamps, Amanda Juliene
Desormeaux, Marie Yvonne
Foisy, Marie-Anne
Gaud.reau, Augustin
Lacasse, Joseph Donat Rosario
Lachaine, Maric Alida
Lamoureux, Marie Ernestine
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Larocque, Josaphat
Lauzon. Jean-Baptiste
McNicoll, Marie cecile

Massy, Marie Blanche Alice
Paquette. Marie Deliska
Piche, i\1arie Laura Alberte
Poirier,

Marie Blanche Berl.he Delisca

Portelancc, Joscph Arthur
Raymond, M,arie Lea Onida

Sabourin, Louis Orphila
Thibeault, Paul-Emile Theodore

Valiquette,
Hermcnegilde Leonard

Valiquctte, Joseph Hormidas

1912
Babineau, Marie cecile Esthel

Beaudry. Joseph Edouard Pierre
Bisaillon, Joseph Achille
Boudrias, Marie Jeannc Felicite

Briere.
Alcibiade Simon Paul Rolland

Chartier, Marguerite
Alphonsine Gloriana

Chenier, Marie Gertrude Leona
Daoust, Marie Clorenza

Deschamps, Marie Jeanne
Desormaux Marie-Jcanne
Gaudreau, Marie Florida Alice
Godmer,

Marie Blanche Marguerite
Guerin, Joseph Pierre

Guindon, Marie Helene
Lachaine.

Joseph Edouard Emile
Lavigne,

Joseph Aurele Romeo Adelard
Legault, Joseph George Lionel
Marier, Paul Ernest

Marier, Philomene Ida
Massy, Joseph Paul Emile
Paradis, i\1aric Ange Yvonne
Paradis, Joseph Albert Arthur
Piche, Marie Laelitia
Raymond, Maria Oliva Angelina
Thibeault, Marie Dolosa
Touchette.

Joseph Theodule Noc

Turpin, Jean Baptiste Mandosa
Valiquette, Marie Bertha
Valiquette. Marie Pierrette Delia

1913
Amyotte, Marie Aurore
Belair, Marie Laure
Bisaillon, Joseph Firmin
Boisclair, Marie Adele Laura
Briere, Marie Leonne Annette

Charrette, Joseph Claude
Chartier, Marie Julie Anne
Daigneault, Joseph Armand Leo

Deschamps, Joseph Valmore
Deschamps, Leo
Gauthier. Marie Bertha

Guerin. Marie Georgianna
Lachaine,

Marie Donalda Delicia

Larocque.
Marie Albertine Lorettc Eva

Lauzon, Aldene
Lauzon, Marie Aurore Eva
McNicoll, Albert Ferdinand
Morin, Joseph WJfrid

Pilon, Joseph Rouville
Poiner, Cyril Alphonse
Thibeault,

Blanche Yvonne Lucianna

Touchette, Joseph Hercule Yves
Turpin, Joseph Marc Arthur
Valiquette, Adrien
Valiquette, Aurore

1914
Amyotte, Marie Simonne
Beauvais, Joseph Conrad
Belair. Marie

Simonne Annette Gertrude
Bisaillon, Marie Agnes Delisca
Bt"iere. Henri Rosario
Dcschamps, Rosario Benoit
Faubert, Benoit Neree Gerard
Gaudreau,

Joseph CygeofFroy Nelson
Gaudreau. Marie Delima
Gauthier, Jerome
Godmer, Simonne Yvene
Grenier, Marie Therese Antonia



Guerin, Marie

Genevieve Yvette Leonida
Lachaine, Joseph Osias Elzear
Larocque,

N\arie Rose Anna cecile
Latraverse,

1'v\arie Yvette Veolina

Lefebvre, Joseph Onida
Legault, Marie Jeanne
Maille, Simonne Dorothe

Marier, Joseph Arthur
Marier,

Marie Ernestine Fleurange
Ouimet,

Marie Amanda Bernadette
Piche. cecile Albertine
Poirier.

Joseph Wilfrid Napoleon

Portelance, Joseph Telesphore
Valiquette, Jean Paul
Valiquette, Joseph Hector
Valiquette, Maria Alma

1915
Amyotte dit ViJleneuve.

Joseph Thomas
Blondin.

Joseph Paul Emile Gerard
Boudrias Lorenzo

Briere. Marie Juliette Leone
Charbonneau.

Marie Aimee Antoinette
Charbonneau, Marie Delima

Charette. Marie Lrda Aurore

Charette.
Marie Rose An na Be rtha

Chartier, J\o\arie Julia

Condy, Joseph Stanley
Daigneault.

Marie Fleurette Annande

Deschamps, Josephat Odilon
Desormeaux, Marie Simonne
Dinelle. Joseph Lionel

Fauben,
Marie Rosanna Marguerite

Fillion, Marie Agathe Donalda
Gaudreau, Joseph Simon
Huberdeau. Joseph Julien

Jacques, Joseph Rosario

Lachaine.
Joseph Anhur Rodrigue

Larocque.
Joseph Donat Antonio

Larocque.
,Marie Lucienne cecile

Latreille,

Joseph Augustin Rosario

Marleau. Joseph
Anselme Eugene Emile

Martel, Joseph Adelard Aurele
Massy. Marie Yvette Gabrielle
Oui~et. M.arie Simone Eleonore
Piche, Joseph Raoul

Pilon. Joseph Marcel
Poirier. Joseph Louis Leopold
Portelance. J oscph Rosario
Roy. Marie Blanche Annette

Roy. J\'larie Rose Delima
Saint-Aubin, Joseph Victor
Turgeon,

Joseph Paul Jean-Bapriste
Valiquette, Joseph Leo Eusebe
Valiquette, fv1arie Anne

1916
Belair, Yves Josaphat

Bisaillon. Marie Therese

Boisclair.
Joseph Oricnt Joachim

Bourdon. Marie Irene
Briere, Marie Valentine Yvetre

Charette.
Joseph Primat Domede

Chartier, Marie Octavie cecile

Deschamps. Yvonne Annette

Diotte, Pierre Paul
Forget, Marie Madeleine Lucile

Gaudreau, Joseph Pierre
Gaudreau, i\'1athias Auguste
Gauthier. Blanche Marie

Gravel. Oscar Romulus Gerard
Grenier, Joseph

Fran~oisd'Assise Gerard
Guerin.

Eugenie Bernadette Laurentia
Guerin. M.arie Rose Gertrude
Lachaine,

Mar-ie Annette Germaine

Latraverse, Simone Laura Alice
Lauzon, Joseph Ernest

Legault,
Joseph Napoleon Ernest

Maille, Marie Josephe Jeanne
Marier, Philippe Blie
Touchette,

Marie Yvette Veronique
Turpin, Joseph Conrad Eugene
Valiquette,

Charles HermenegiJde
Valiquette. Joseph Adelard

1917
Amyot (dit Villeneuve).

Pierre Almer
Arbic, Pierre Donat Adeodat
Bastien. Joseph Rosario
Briere, Joseph Rene Paul
Charbonneau,

Joseph Alphonse Paul
Charbonneau, Joseph Edouard
Daigneault.

IV1arie Fidelia Graziella
Deschamps, Marc Arthur
Dufour, Joseph Edgar Rodrigue
Garneau,

Joseph Auguste Paul-Emile
Gaudreau, Joseph Rosario
Gaudreau, Maurice Edouard
Gratton, Marie

Victoria Jacqueline Rejeanne
Gravel. Joseph Henri
Guerin, Joseph l\o\aurice Herve
Lachaine, Joseph Noel Roland
Lauzon, Albert Telesphore
Lefebvre, Joseph Ernest
Leven, Pierre Paul iVlathias
Maille, Joseph

Leon Charles Emile Pierre
Massie, Joseph Charles Rolland
Ouimet. Joseph Adelard Arthur
Paquet. Joseph Euclide
Peiffer, Joseph Dieudonne Oliva
Piche, Henri Joseph
Ponelance, Marie Irene
R;vet, Joseph Henri Irenee
Turgeon, Joseph Ernest
Turpin, Marie Fabiana Simone
Valiquette. Joseph Adelard
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1918
Bastien. :\lbert Hyacinthe
Beausejour, Marie Laurelte
Beausejour,

Marie Lucienne Lucile
Bisaillon, Joseph Arthur Marcel
Boisclair.

Joseph Adelard Ferreol
Bourque.

.Marie Aurore Germaine
B,iere, Marie Berthe Eugenie

Charbonneau, Joseph Eugene
Charbonntau,

Joseph Henri AJbert
Charette.

Marie Yvonne Lucienne

Chartier, Therese Marguerite
Deschamps, Joseph Paul
Deschamps, Marie Laurette
Desormeaux,

l\·Utrie cecJe Yvette Amanda
Dufour, Marie Yolande Edesse
Forget, J\.\arie Jacqueline

Garneau, Joseph Louis Gerard
Gaudreau,

Joseph Syfroi Stanislas
Gratton. Joseph Robert Claude
Gratton,

Marie Rosa Gilberte Julienne
Grenier, Joseph Joachim Oscar
Guerin, Jean Th omas
Guerin, Marie .Marguerite
Lachaine,

Marie AurarI' ArmandI'
Latraverse, Joseph Theodore
Latreille, Marie cecile Dorina
Legault. Marie Eliane Annett:e
Ouimet,

l\-\arie Bernadette Juliette
Paradis, Louis Gerard
Piche, Rolland

Portelance, Joseph Ernest
Saint-Aubin, Marie cecile
Taillefer, Joseph Charles Roland

1919
Amyotte (dit Villeneuve).

Joseph Pilili,," Telesphore
Baudrillat. Marie Lucile
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Beausejour.
Joseph Mo'ise Claude

Bisaillon, Leo Paul

Deschamps, Joseph Lucien
Deschamps,

Joseph Omer Alexandre
Diotte, Joseph Edgar Adelard
Filion, Joseph Gerard

Gaudreau, Marie Emelie Jeanne
Gratton, Roger
Gratton,

Joseph Paul Marcel Real
Gravel, Marc Leopold

Gravel, Marcel Leo
Grenier, Marie

Marguerite Berangere Antonia
Lachaine, Josepb Albert Lionel
Lachaine, Joseph Martial Edgar
L'AITivee,

Marie Anne Lucile Jeannette
Latraverse, Joseph Jean Paul
Lauzon, Joseph Pierre Arthur
Lauzon, Marie Jeanne Gilberte
Laviolette,

Joseph Marc Cleridan
Lebrun, Malie cecile

Lefebvre, Pierre
Legault, Marie Rose Anne
Maille, Joseph Donat Fernand

Peilfer, Marie Simone Violette
Portelance, Rolland Noel
Strasbourg,

Joseph Alexandre x.enophon
Turgeon. Joseph

Adolphe Eusebe Etienne
Valiquette, Joseph Edouard

Valiquette. Joseph Paul Emile
Valiquette, ,\1arie Lucie
Valiquette, Marie Yvette

1920
Beausejour, Marie Dianna Aline

Briere, Joseph

Charette, Joseph Charles EmJe

Chartier, Wilfrid Andre

Deschamps, Germaine Simone

Diotte, Henri Pierre Julien

Dumas, Joseph Edouard

Filion, J\'larie Blanche Alice

Forget, Mariette cecile
Gaudreault, Marie Jeanne
Gratton,

Joseph Edouard Mathieu
Gratton, Joseph Arthur Robert
Guerin,

Marie Anne Rolande Ravulda
Huherdeau,

Marie Bernadette Marguerite
Lachaine,

Marie Yvonne Lucienne
Latreille, Marie Laurette
Lauzon, Joseph Ferdinand
Legault, Marie Blanche Alice
Marlin, William Armand

Ouimet. Marie Berthe Henriette
Paquette, Charles Edouard

Portelance, Joseph Marcel
Saint-Aubin, Marie Simone

Strasbourg, Joseph Roger
Valiquette,

Marie Aurore Martha

1921
Blais, Joseph Gerard Adalbert

Boisclair, Rodrigue Jean-Louis

Briere, Leone Bernadette Jeanne

Chartier, Emelie Laura

Constantineau,

Marie Ange Marguerite

Deschamps, Gerard f:lie EmJien

Deschamps, ~je L~ura cecile

Desjardins,

Joseph Henri Roland

Desonneaux,

Marie Annette Therese

Diotte, Joseph Louis Charles

Diotte, Joseph Jean Mathias

Dumas,

Thomas Joseph Napoleon

Filion, Anne Marguerite

Filion, Marie Rose Eva Adrienne

Filion,

Marie l\-\arguerile Germaine

Guerin, Joseph Pierre

LKasse, Marie Hermine Therese

Lachaine,

Marie-Jeanne Rollande



Lachaine,
Marie Bernadette Giselle

Larrivee,
Joseph Eugene Rosario

Latraverse, Joseph Roland

Latreille, Joseph Edgard
Lauzon,

Maria Bernadette Marguerite
Legault, Blanche Helene Yvonne

LegauJt. Joseph Leo Victor
Levert, l\1arie Blanche Rita
Maille, Mariette Colette

Marier, Gabrielle Yvette
Martin, Marie Rose Anna
McNicoll, Marie-Ange

Prevost, Marie Jeanne Ubaldine
Portelance, Marie Emilia Alice
Roy, Joseph Augustin Paul
Saint-Aubin, Marie Germaine
S.~int-Jean, Marie Alice
Saint-Jean, Marie cecile Yvette

Valiquette, Joseph Marcel
Valiquette, Marie Rita

1922
Amyot (dit Villeneuve),

Joseph Romeo
Beausejour, Joseph Henri Real
Beausejour,

Marie Blanche Delicia
Belair, Joseph Aurele Henri
Bisaillon, Marie cecile Alice

Blais, Joseph Aldege Eusebe
Briere, Joseph Omer Louis
Bouchard (dit Gaudreau),
Gerard Antonin Dollard

DioHe, Joseph Claude Sigefroi
Deschamps,

l\hrie Gertrude Yvetle

Diotte, Joseph Roger Janvier
Diotte, Paul Albert
Dumas, Joseph Gerard Albert
Gaudreau,

.Joseph fran<;ois Rosario
Garneau, Adrien Damase
Gratton, Marie Laureanne

Gratton, Marie Delia Dorelis
Grenier, Sarah
Guerin, Joseph Eximer Laurent

Lacasse,
Joseph Raymond Claude

LaC'.asse, Maurice Telesphore

Lachaine, Joseph Oscar Aldege
Lachaine, Marie

Delia Laurentia Laurette
Lachainc, Marie Lucile Agathe
L'Arrivee,

Marie Simone Annette
Latreille, Marie Yvonne Annette
Lefebvre, Marie-Louise

Leonard, Marie Blanche Gisele
f\'\aille, Marie Simone
l\1arier, Marie cecile Simone
Nadeau,

Marie Bernarde Dolores
Ouimet,

Marie Blanche cecile Leone

Portelance,
J\1.arie Rollande Marie-Anne

Saint-Aubin, Marie Dorina
Turgeon, Marie Jeanne d'Arc

Valiquette, Emde Florian
Valiquette, Joseph Real Gilles
Valiquette, Joseph Wilfrid
Valiquette, i\'larie fernande
Valiquette,

Marie Florence Yvonne
Valiquette, Marie Rose Anna

1923
Beausejour,

Marie Alzire Armande
Bisaillon,

Joseph Jean Paul Edouard

Boiselair, Joseph Jean Rolland

Castonguay,

Joseph Leonide Cyprien
Chanette,

Joseph Gerard Arthur Hector
Constantineau,

Marie Helene Juliette
Daigneault,

"'\arie Agathe Georgette
Deschamps,

Joseph Louis Laurier
Deschamps, Marie Simone Aline

Diotte. Marie Blanche Yvonne
Diotte, Marie Delia Jeannette

Dumas, Joseph Julien Leopold
Filion,

Joseph Louis de Gonzague

Filion,

Joseph J\1.arc Arthur Roland

Fdion, Marie Lidia Yvonne

Forget, Laurent

Forget. Marie Marcelle Carmel
Garneau,

.Joseph Ferdinand Toussaint

Gratton, Marie Anna

Gratton, Marie Helene GyselJe

Guerin,

Marie Jeanne d'Arc Carmen

Lachaine, Joseph Jean-Paul

Lagace, Joseph Romeo Oscar

Larrivee, Joseph Armand Albert

Larraverse,

Joseph Armand Lucien

Latreille,

Joseph Charles Thomas

Legault.

Joseph ferdinand Lucien

Maille, Joseph Julien Octave

Maille, Marie Florence

Martin, Jean Maurice

McNicolL Marie Helene Annette

Millette, Joseph

Nantel, Joseph Gerard

Ouimet, Josepb Henri Lionel

Portelance,

Marie Rolande Laurette

Prevost, Jean-Paul Albert

Roy. Marie Simone Jeanne

Saint-Aubin, .Joseph

Charles Gedeon Dominique

Taillefer, 1'I'\arie Jeanne Rolande

Valiquette, Joseph Firmin

Valiquette, Joseph Lucien

Valiquette. Marie Georgette

1924
Beausejour,

J\\arie fernande Colelt.e

Belair, Marie Fcrnande Lucie
Briere. Marie Lorette Antoinette
Constantineau,

Joseph Julien Ad~lard
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Constantineau,

Marie Irene Lucienne

Deschamps, Joseph Marcel

Deschamps,

Marie Eva Georgette

Diotte, Joseph Germain

Diotte, Joseph

Loranzo Marcel Lucien
Filion, Marie Jeanne Alice

Filion, Marie Marthe Noemie

Filion, Marie OI~Se Annette

Forget, Marie cecile Lorette

Gratton, Joseph Gerard

Grenier, Marie Robertine Esthel

Guerin, Marie Gertrude Lorette

Lacasse, Joseph Richard Victor
Lachaine, i'vlarie Annette Yvette

Lachaine, Marie Lorette Gilberte

Lachaine, Marie Jeanne Esthel

Larocque,

Joseph Conrad Leo Ozias
Lauzon, Marie Jeanne d'Arc

Lefebvre, Marie Rose Alma
Leonard, Joseph Herve Aldei

Maille, Joseph Rene

Meilleur, Marie Simone
Nadeau, Rollande

Prevost, Joseph Fernand Gaston

Saint-Aubin, Marie Eva
Saint-Jean,

Joseph J ean- Baptiste

Saint-Jean,

fvlarie Aurore Gennaine

Valiquette, Bibiane

Valiquette, Joseph Emilien Guy
Valiquette, Marie Georgette

Valiquette, Marie Laura Anita
Villeneuve,

Joseph Antonio Edgar

1925
Beaulieu,

Joseph Leopold Alberic

Belair, Josepu Arthur Guy

Bouchard (dit Gaudreau),

Marie Anne Dorilla Dolores

Charrette,

Marie Exilia EUlilienne
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Constamineau,
Jean Louis Lucien

Constantineau, J\ilarie Jeanne

Daigneault, Marie Jacqueline
Deschamps,

Marie Fernande Lucie

Diotte, Marie Lydia Yvette

Dumas, Joseph Emile Noel
Filion, Joseph Armand Lucien
Garneau,

Joseph Cyrille Julien Isidore
Gratton, Exilda Rita
Gratton,

Joseph Maurice Richard
Gratton, Marie Rose Jeannette
Grenier,

Marie Pauline Henriette
Inconnu, Marie Priseile

Laehaine, Joseph Alfred Julien
Lachaine, Joseph Raymond Guy
Lachaine, Joseph Remi Orient
Lagace, Marie Leonne Virginie
Larocque,

Marie Cora Rita Rosemonde
L'Arrivee, Jules Edouard

Maille, Joseph Lucien Rheal
Maille, Marie Juliette Fernande
Martin,

Marie Lucie Marielle-Lily
Millette, Marie Louise Lorette
Nadeau, Marie Lucie

Nanter. Joseph Henri Gaston
Ouimet, Joseph Leo Richard
Portelance, Joseph Rodolphe
Sajnt-Aubin, Marie Gennaine
Saint-Jean,

Joseph Edgard Gilbert
Saint-Jean,

Joseph Leo Germain

Turgeon,
Louis-Philippe Bernard

Valiquette, Joseph Henri
Valiquette, Joseph Herve
Valiquette,

Joseph Raphael Emile

1926
Beausejour,

Joseph Gerald Vianny

Brunet, Joseph Jean Marc

Co nstantlneau, Joseph Germain
Deschamps, Helene Marie
Diotte, Marie Lydia Lucille

Diotte, Pierre Paul
Gratton, Jean Bruno Lionel
Gratton, Joseph Maurice
Lacasse,

Marie Georgette Victoire
Lachaine,

Joseph Adelard Hector
Lachaine,

Marie Claire Jaequeline
Lachaine,

Marie Juliette Rose-Anne
Larocque,

J\.1arie Dorothee Dolores
L'Arrivee,

Marie Henriette Jeanne
Lefevre, Joseph Ovide

Leonard, Joseph Emile
.Millette, Joseph Willie Magloire
Portelance, Marie Berthe
Saint-Louis, Marie Colombe
Touchette,

Marie Marguerite Rejane
Valiquette, Claude Joseph
Valiquette, Jean-Marie
Valiquette, Marie Jacqueline
Valiquette,

Marie Albina Marcelle

Valiquette, Marie Therese

1927
Beausejour,

Marguerite Jeannette
Belair. Joseph Andre Laurier
Bisaillon. Joseph Arthur Marcel
Boisclair,

Marie Therese Beatrice
Briere, Marie Germaine Alice
Brunet, Joseph fume Jean Marc
Constantineau,

Joseph Adelard Real
Dione, Joseph Pierre Emile
Filion, Joseph Adrien Jean-Paul
Filion, Joseph Claude Raymond
Filion, Joseph Henri Leo
Filion, Marie Georgette Gilberte



Forget. l\-\nrie Marguerite Berthe
Fournier, Marie Claire Gilda
Gratton, Jean Paul

Gratton.
Joseph Jerome Raymond

Gratton, Joseph Ligouri Leon
Grenier, Joseph Gaston

L~chaine. Joseph Severin Julien
wrocque,

Ivlarie Therese Madeleine
Leonard,

Marie LuciUe Jacqueline
Maille, Gisele Yolande
Maille, Joseph Willie
i\'laille, Marie Therese Berthe
Meilleur, Joseph Roger Gilben

Millette. Joseph Roger Elphege
Nadeau. Marie Alme
Nantel, Joseph Lucien Conrad
Ouimet,

Joseph Leonard Clement
Prevost, J\1arie Rita Gisele

Saint-Aubin. Joseph Emile
Saint-Jean,

Marie Gilberte Camillia
Valiquette, Dolores Felicite
Valiquette, Joseph Germain
Valiquette, Philibert Floriant
Valiquette,

Marie Delia Madeleine

1928
Aubry. Marie Exwa Simone
Charette,

Marie Rose Jeanne Nathalie

Deschamps.
Joseph Laurent Roger

Deschamps,

Joseph Wilbrod Femand
Diotte, Joseph Gerald
Diotte.

Joseph Alfred Jean-Marie
Diotte, Marie Laura RolJande
Dumas, Marie Fernande Yvette
Filion, Marie Azilda Jeannine
Forget, Marie Rita Jeannine
Gohier, Joseph Adrien Guy
Gratton, Joseph Edgard
Gratton. Joseph Emile Remi

Lacasse. Marie Pierrette
Lachaine, Marie-Anne Adeline
Lacha.ine,

Marie Elizabeth Imelda
wchaine, Marie Rejane Gilberte
L'Arrivee, Joseph Leo Marcel

Leonard.
Joseph Hubert Jean-Paul

Leonard. Joseph Gerald Alcide

i\o\arier. Joseph Roger Roland
Prevost,

Marie Domitilde Madeleine

Roy, Joseph Jean Marcel
Saint-Jean,

Marie Antomette £Sthel
Saint-Jean,

Joseph Arihur Laurent

Touchette,
Josephat Laurent Gaetan

Turgeon, Marie Anna Gertrude
Valiquette, Carmen Germame
Valiquette,

Joseph Aurde Gaston
Valiquette, Emile Roger
Valiguette, Rosaire Mau rice
\lerette, Therese Claire Paulme

1929
Beaulieu. Ivlarie Ange Florence
Beausejour,

Marie Rita Armandine
Belair, Joseph Robert Marcel

Boies, M.arie Gertrude
Briere. Marie Henriette Anila
Constanti neau.lv\arie Annette

Consrannneau.
Marie Henriette Madeleine

Diotte, Jos Eugene Guy
Diolre, Joseph Ovide
Dumas, Maria Aurore
Filion, Marie Germaine LuciJJe
Filion, Marie Laure Yvette

Fournier, Joseph Andre Gaetan
Garneau, Joseph Maurice
Gratton. Joseph Jean-Louis
Gratton. Marie Patricia
Lacasse, i\1arie Lucie
Lachaine,

Joseph Lucien Bernard

wchai ne. Ivlarie
Florida Rolande Raymonde

Larocque, Marie Leonie Colette
L'Arrivee.

Marie Louise Carmen Jeanne
Leonard,

Marie Helene Geraldine
Mayer. Marie Gabrielle
Meilleur,

Joseph Marcel Raymond
Millette.

Leopold Gaston Laurent
Nadeau, Marie Anne Liliane
Ouimet, Joseph Philias Laurent

Ponelance, Marie Claire
Pone lance,

Marie Therese Fran,,-oise

Saint-Jean,
Marie Annette Jacqueline

Saint-Jean,
Marie [rene Marcelle

Valiquette, Therese Jeanne
Valiquette. Therese Piertette
Villeneuve.

Joseph wurent Oscar

1930
Aubry, Joseph Gerard Leopold
Beausejour,

Joseph Regent Rolland
Constantineau, Jean-Paul

Diotte, Joseph Clement
Diotte, Joseph Jacques Femand
Diotte, Marie Jeanne Adora

Garneau, Joseph Christophe
Gratton. Marie Jeanne Alice
Gratton, Marie Yolande
Gratton, WilJiam Rodrique

lnconnu, Joseph Albert
lnconnu, Marie Julia

Lacasse, Joseph Andre
Lacasse, Joseph Edgard
Lachaine, Joseph Denis Willie
Lachainc, Joseph Orner Gaston

Leonard Joseph Leopold Yvon
Leonard, Marie Rose Georgette
Maille, Joseph Armand Conrad
MailJe, Marie Therese

Marier, Joseph Hildege Fernand
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Millette, Joseph Claude Edgard
Portelance, Joseph Andre Rheal
Saint-Aubin, Marie Jeanne
Saint-Jean,

Joseph Edouard Albert
Saint-Jean.

Marie Aur'ore Rollande
Saint-Jean,

Marie Hermance Rejeanne
Touchette,

Joseph rernand Gerard
Valiquette, Joseph Raymond
Valiquette, Marie Rita Berthe
Valiquette,

j\1arie-Rose Prudentienne

1931
Briere, Marie Lucie Dorothee
Constantineau,

Joseph Lionel Ernest
Diotte,

Marie Bernadetle Therese
Diotte, Joseph Leopold
Diotte, l\1arie Pierre
Filion, Joseph Armand Roger

Filion, l'I1.arie Helene Laurette
Forget. Marie Gizele Raymonde
Gratton, Joseph Jean

Gratton.
Marie Lueie l'vlarguerite

Gratton, Rolland Victor
Grenier,

Marie Georgette Marguerite
Grenier, Marie

Jacqueline Jeanne d'Arc
[nconnu, Josephine Andree

Laehaine, Albert Real Rolland
Lachaine,

Philippe Gerald Rolland
Larocque, Joseph Claude Royal
L'Arrivee,

Joseph Andre Noe) Armand

Lavigne,
Joseph Edmond Richard

Maille, Joseph Gerard Maurice
Meilleur, Jean Bernard Maurice
Millette, Marie Rollande Helene
Prevost, Joseph Andre Palma
Saint·Jea.n. Jean-Marie Rolland

Saint-Jean,

Marie Marguerite Pierrette
Saint·Jean,

Joseph Ubald Aurele
Touchette, Joseph Guy Rolland

Touchetle, Joseph Paul Marcel
Turgeon,

Joseph Alphonse BenOit

Valiquette, Joseph Denis
Valiquette,

Joseph Laurent Richard
Valiquette,

Marie Laure Rollande

Valiquette, Joseph Raymond

1932
Beaudry, J os Gerard Gabriel
Boudrias,

Marie Pierrette Felicitee

Briere, Fernand Roger
Constantineau,

Jos Calixte Jerome
Constamineau,

Marie Jeanne cecJe
Constantineau, Paul-Emile

Dumas, Joseph Isidore Conrad
Filion, Joseph Albert Richard
Filion, Marie Gabrielle Rollande
Garneau,

Joseph Sigefroid Dieudonne
Gratton, Marie Claire
Gratton, Marie Lueienne Pauline
Gratton,

l'I'larie Rollande Armande
Grenier, Madeleine Anne
Grenier, Marie Lucie
Lacasse, Joseph Conrad
Lacasse, Joseph Germain
Lachaine, Joseph Albert
Lachaine, Marie Jeanne Pierre
Lachaine,

Joseph Ferdinand Guy
Leonard. Joseph Lucien Denis
Leonard,

Marie Madeleine Rollancle
Maille, Joseph

Orient Joachim remand
lvlassy, Joseph Germain Lionel
Ouimet, Joseph Toussaint Rene

Prevost,

Joseph Albert Gerard Conrad
Prevost, Joseph Guy Gerald
Saint-Aubin, Joseph Auguste
Saint-Jean,

Marie-Anne Lucienne
Saint-Jean, Marie

Annette Fran~oise Violette
Touchette,

Joseph Gerald Gaston
Valiquette.

Joseph Gerard Jean-Claude
Valiguette, Marie Hughette
Valiquette,

J\\arie Bernadette Rejeanne

1933
Beaudry, Marie Flore Helene
Boudrias, Marie Jeanne Aurise
Charette, Jean Paul Adelard
Charette,

Joseph Adelard Marcel

Consrantineau, Rosa Bernadette
D'Avignon.

Marie Emerilda YV"ette
Diotte, Marie C€cJe Fran90ise
Filion, Jean Guy
Filion, Marie Aline Gennaine
Filion, Marie

Rosa Fernande Georgette
Garneau,

Joseph Lionel Raymond
Gratton,

Joseph Jean Denis Roger
Gradon, Joseph Rolland
Gratton, Josephat Real
Gratton,

Marie Claire Denise Raphaela
Grenier, Marie Joseph Remi
Inconnu, Marie Leonne Solanges
Lachalne, Joseph Fernand
Lachaine, Joseph Gilles Emile

Lachaine.
Marie J acgueline Yvette

L'Arrivee, Marie
Yvette Fernande Germaine

Lefevre,
Marie Jeannine Raymonde

Leonard, Joseph Gaston
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Maille, Marie cecile Anna Noela
Maille.

Marie Precisle Ange Emma
Marier, Joseph Lucien Real
Massy. Marie Fernande Rita
Mayer,

Joseph Lorient Honorius
Millette. Marie Paule Rita
Saint-Aubin,

Joseph l\1.ichel Gaston
Saint-Jean, Joseph Marc Rejan
Saint-Jean,

Joseph Roger Gaston
Saint-Jean,

Marie Hermance Gislaine
Touchette.

Joseph Germain Isidore
Valiquette.

Joseph Fernand Hermann
Valiquette. Marie Denise Jeanne
Portelance, Marie

1934
Bednarchuk, Joseph

Edouard Roger Adrien
Briere, Aline Raymonde
Constantineau.

Joseph Jean Guy
Constant.ineau.

Joseph Julien Ange-Albert
Constantineau.

Joseph Julien Mau rice
Constantineau,

Joseph Roger Fernand
Diolte, Jacqueline
Diotte, Joseph Jules Elie
Diotle, Paul Gilbert
Filion, Marie Violette
Gaudreault,

Joseph Yves Richard
Gra.tton, Marie Monique

Georgette Marcella
Jacques. Joseph Leon Richard
Lacasse, Joseph Gerald Guy
Lachaine, iV1arie Ange Rejeanne
Lachaine. Marie Claire Rita
Lachaine, Marie Lucille Yolande
Lachaine,

Marie Marguerite Marcella

Lavigne,
Marie Germaine Georgette

Uonard,
Joseph Marcel Maurice

Upine. Staruslas Andre
Massy, Joseph Real Leopold
l't'\assy, l'vtarie Pierrette
Meilleur, Rejan Marcel Richard
Millette,

i\'\arie Solanges Lucienne
Ollimet, Joseph Rolland Giles
Ouimet, Marie Rollande Gizele
Saint-Aubin. Joseph Gaston
Saint-Jean,

Joseph Clement Raymond
Saint-Jean,

Joseph Alben: Gerald Blaise
Saint-Jean,

Joseph Jean Louis Bernard
Tasse. Jeannine
Touchette,

Joseph Fernand R.1.YlTlond
Valiquette,

Mance Claire Julietle
Valiquette, Marie-Paule Denise

1935
Aubry,lv\arie Alice Germaine
Bisaillon,

Joseph Dieudonne Fernand
Bisaillon,

!v1arie Therese Fernande
Charrette, Marie Alice Blanche
Charrette, Marie Claire Aline
Constantineau,

Joseph Noel Mathias
Constantineau, i\'\arie

Marguerite Etienna
Drouin, rvlarie Helene Claire
Filion, Joseph Conrad Remi
Filion, Joseph Ligouri Real
Garneau, Joseph Roger Florian
Gratton, Marie Estelle Liliane
Lacasse.

Joseph Femand Clement
Lachaine, Marie Gizele Irene
Lachaine,

Marie Yolande Marcelle
Lachaine, Marie Yvonne Aline

Lauzon, Marie Blanche Oziane
Leblanc, Joseph Jean Paul
Lefebvre. Jean Guy
Lefebvre. l'v\arie Lucienne Aurise
Leonard.

Joseph Mat.hias Jean Claude
Upine,

Jacqueline Bealrice Aline
Maille, Marie RolJande Jeanne
,vUlssy, Joseph Jude Orien t
Massy, Joseph Laurent
Meilleur, Marie Mart.he Therese
iYtillette, Marie Madeleine
Prevost, Joseph HeClor Gabriel
Prevost,

iY1arie Bernadette Lucille
Prevost,

Marie l't'\arguerite Odette
Saint-Jean. Joseph Jean Guy
Taillon, Marie Liliane Dorilda

1936
Auger, Marie Georgette
Belanger, Joseph

Jonchirn Jacques Emile
Boucher, Marie Jeannine Aline
Boudrias, Marie Priscile
Briere. Joseph &louard Albert
Campeau,

Joseph MoYse Richard
Charrette, Marie cecile l'v1ariette
Constantineau.

Joseph Roland Fernand
Diotte, Fran<;ois Xa'~er

Diotte, J acq ues
Diolte, Joseph Gilbert Yvan
Drouin,

Joseph Uopold Victorin
Fauben:, Marie Aurore Elisabeth
Filion,

Joseph Adrien Jean Claude
Filion, Marie Huguett.e Denise
Gaudreau,

J'v\arie Blanche Genevieve
Gratton, ,''v\arie Elo'ise
LabeUe,

Marie cecile Jeanne d'Arc
Lacasse, Adelard Jean-Guy
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Lachaine,
Joseph Jean Guy Gilbert

Lachaine,
Marie Clemence Monique

Lachaine, Marie Gilberte Helene
Lachaine,

Mane Laurentia Helene
L'Arnvee,

Joseph Anselme Benoit
Lefevre, Marie Priscile
Leonard, Marie Denise Gertrud.e
Maille, Jacqueline
Maille, Jacques
Marier, Marie LucJle Jeanne
Mayer. Mane Gertrude Helene
Ouimet, Marie Alice Georgette
Piche, Marie Jeannette Rollande
Portelance, Joseph Denis
Quenneville,

Joseph Andre Yvan
Saint-Jean.

Joseph Jean Marc Jacques
Saint-Jean.

Mane Anita Augustine
Saint-Jean.

Marie Helene Gertrude
Touchette, Jean-Marie Marcel
Touchette, Mane-Paule cecile
Turgeon, Mane Yolande Claire
Valiquette,

Joseph Fran~ois Pierre
Valiquette.

Joseph Gaetan Jean Vianny
VaLquette. Joseph Rolland
Valiquette.

Marie Gratia Florenee

1937
Aubry, Joseph Aime
Aubry, Joseph Albert
Auger, Joseph Raymond
Charrette, Joseph Henri Albert
Cloutier, Joseph Andre
Constantineau,

Joseph Alexandre
Constantineau,

Joseph Ubald Andre
Constantineau, Julien
Constantineau, Julienne

FJion, Marie Madeleine cecile
Filion, Marie Laura Fran~oise

Gravel. Marie Jeanne
Gratton, Marie Annette
Gratton, j\'larie Femande
Gratton, Mane Liliane
Gratton, Marie Suzanne
Lacasse,

Joseph Laurent Thomas
Lachaine, Joseph Florian Yvan
Lachaine, Marie Agnes l\1arceUa
Lamoureux,

j\'lane Gisele Huguette
Leblanc, Joseph Andre
Massy, Leopold Normand
Meilleur. Joseph Edgard Lionel
Ouimet,

l'vlarie Valentine Fran~oise

PJon, Marie Claire Lucie
Portelance, Joseph Raymond
Prevost, Joseph Louis David
Prevost, Marie

Laurette Yolande Elisabeth
QuennevilJe,

Marie Claire Denise
Saint-Jean,

Joseph Edouard Femand
Saint-Jean, Marie Huguette
Saint-Jean,

Marie Jeanne Mance
Touchette, Maric Yolande Alice
Valiquette, Robert Ubald

1938
Aubry,

Marie Aline ceeile Therese
Bell. Joseph Henri Denis
BisailJon.

Marie Madeleine Marguerite
Boisclair, Joseph Robert Gilles
Boucher, Mane Agathe Pauline
Boudrias,

Marie Germaine Hen riette
Briere. Paul Yvan
Campeau, Jos 'Edmond Eclouard
Charette, Rita
Charretle, Liliane
Conslantineau,

Joseph Leo Ernest

Constantineau, Regina
Diotte, Gerard Denis
Diotte, Michel Yvon Jacques
Emard, Marie Paule Georgette
FiJion, Joseph Gaston Rodrigue
FJion, Joseph Zotique Andre
FJion, Marie Huguette Lise
Forget,

Marie Jacqueline Rosemonde
Gaudreault.

Marie Felicite Fran~oise

Gratton,
Marie Juliette Germaine

Jacques, Marie Jeanne Therese
Labelle, Marie cecile Marguerite
Labelle,

Marie Jeannine Rollande
Lacasse, Mane Monique Rachel
Lachaine, Joseph Claude Henri
Laehaine, Joseph Robert Andre
Laehaine,

Marie Noella Huguette
L'Arrivee. Joseph Mareel
Leblanc, Marie Therese Annette
Lefevre, Joseph Gilbert Real
Lefevre, 1\1, Paul Claudine
Legault, Marie Renee Raymonde
MaJle, Joseph Conrad
Millette,

Marie Berangere Paulette
Ouimet, Marie Gislaine Dolores
Piche, Joseph Jean Claude
Pilon, Joseph Albert Clement
Prevost,

Joseph Raymond Ludger
Saint-Aubin, fI.\arie Gertrude
Saint·Jean,

Marie Carmen Odette
Saint- Pierre,

Joseph Roger Norbert
Touchette,
Marie Marguerite Lucille
Turgeon,

Marie Rose Imelda Helene
Valiquette,

Marie Berthe Jeannine
Wester, Joseph Aurele Andre
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1939
Aubry, Joseph Jean-Paul

Aubry,

Marie Marguerite Therese

Beaulieu, Marie Aline Solange

Briere, Marie Denise Carmelle

Charrette, Marie Aline Gilberte

Cloutier,

Joseph Pierre Jean-Paul

Constantineau,

Marie Simone Estelle

Diotte,

Joseph Laurent Jean-Guy

Filion, Marie ~cile Fran~oise

Filion. Marie Germaine Gisele

Forget. Marie Liliane

Forget, Marie Suzanne

Gaudreau, Joseph Zotique

Hermenegilde Paul

Jacques. Joseph Jean-Guy

Labelle, Joseph Albini

Labelle, !\'\arie Aurore Juliette

Lacasse, Nicole Marie Helene

Lachaine, Paul Maurice Andre

Lamoureux,

Joseph Robert Jacques

Leblanc, Marie cecile

Lefebvre, Joseph Yvon Robert

Massy, Joseph Andre

Massy, Marie Liliane Denise

Millette, Marie Blanche Pauline

Ouimet, !I'\arie-Paule Rea

Quenneville,

Marie Delisca Huguette

Saint-Jean,

Joseph Liguori Raymond

Saint-Jean, Marie

Aurore Ernestin e Denise

Saint-Pierre.

Joseph Fernand Lionel

Toucbette.

Marie Therese Denise

Valiquette, Joseph Fernand

1940
Auger, Marie Helene
Boisclair, Joseph Lionel Yvon

Boucher,

Marie Jeanne Gertrude
Boudrias,

Marie Emilienne Odette
Briere, Armande ClaudeNe
Campeau, Joseph Oscar Lucien

Dumas, Pierre Paul
Filion,

Joseph Adrien Jean-Marie
Filion, Joseph Andre Yvan

Forget. Joseph Armand Marcel
Gaudreau, Marie Jeannette

Jacques, Mariette Priscile
Labelle,

l'vlarie Madeleine Clemence
Lacasse, l\1arie Madeleine
Lachaine, Joseph Jean-Marc

Lachaine. Marie
Denise Claudia (Claudette)

Lachaine, Marie
Hermine Claudette (Carmen)

Lachaine,
Marie Jeannine Carmen

Lavigne, Marie Priscile Denise
Leblanc, N\arie Therese Lise

Lefevre,
Joseph Alfred Louis Philippe

Lefevre, Marie Priscile Rollande
Mayer, Marie Diana Huguette
Prevost. Joseph Luc Remi
Saint-Aubin, Marie Denise

Saint-Jean.
Marie Jeanne Germaine

Suppere, Marie Anne Henriette
Turgeon,

Joseph Emile Jean-Marc
Valiquette,

Marie Madeleine Liliane
Valiquette,

Marie Rose Fernande

1941
Bisaillon, Marie- Laure Carmel

Boisclair, Joseph Paul And.re

Boudrias, Marie Therese Eliane

Boyer, Joseph Normand Donald

Briere, Joseph Andre Bernard

Charbonneau, Joseph

Albert Jean-Guy Roger

Charrette, Claude Joseph Jean
Charrette, Paul-Emile
Constantineau,

Marie-Jeanne Julienne
Daoust, Joseph Isaac Denis
Diotte,

Joseph Jean-Marie Normand
Diotte,

Marie Denise Lydia Noella
Filion, Joseph Louis Robert
Filion, Marie Madeleine Louise
Filion,

Marie Monique Mieheline
Forget, Joseph Lucien
Forget, Marie Huguette
Gaudreau. Marie Elise Suzanne
Gratton, Joseph Andre
Gratton,

Joseph Edouard Lucien
Jacques,

Joseph Georges Romeo
Lacasse,

Marie Fran~oise Ghislaine
Lachaine,

,Marie Eliane Huguette
Laehaine

Marie Jeannette Raymonde
Lamoureux,

Joseph Robert Georges
Massy, Marie Jeanne
Meilleur, Marie Imelda Lise
Millette,

Joseph Jean-Marc Laurent
Ouimet,

Joseph Uon Andre Firmin
Paiement,

Marie Rose de Lima Gisele
Pilon, Marie Rose Rachel
Portelance, Marie Albina Bertha
Saint-Aubin, Joseph Roger
Saint-Jean,

Joseph Gerard Raymond
Saint-Jean,

Marie Angele Monique
Saint-Jean, l\1arie- Marthe
Touchette,

Joseph Raymond Augustin
Turgeon, Marie Noela Pauline
Valiquette, Joseph Gilles
Valiquette,

Marie Blanche Jeannine
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1942
Auger}

Marie Fran~oise Raymonde
Boudrias,

Joseph Fran~ois Rosaire

Boisclair, Joseph Rolland Yvan

Briere, Joseph Sylvio Robert

ce re, lVlarie Rose Carole

Charette,

Marie Suzanne Jeannine

Constantineau,

Joseph Jean-Claude

Constantineau,

Joseph Jean-Guy
Filion, Joseph Aime Rejean

FiJion, Marie cecile Pauline

Filion, Marie Claire Nicole

Forget, Marie Yolande Francine

Gratton, Claude Albert Rejean

Huberdeau, Joseph Jean Claude

Lacasse, Joseph Gilles
Lachame,

Joseph Gerard Normand

Lachaine,

Joseph Yvan Jean-Marc

Lamoureux.

Marie Nicole Odette

Lavigne,

Joseph Rosaire Jacques

Leblanc,

JVlaria Georgianna Denise

Lefebvre, Marie

Lucie Pierrette Micheline

Leonard,

Joseph Jean-Paul Huben

Maille Joseph Lionel

Proulx, Joseph Roland

Saint-Aubin, Joseph Conrad

Saint-Jean. Joseph Emile Denis

Saint-Jean,

Joseph Jean-Claude Andre

Saint-J ean,

Marie-Paule l\\arguerite

Saint-Jean,

Marie-Anne Jeannine

Suppere, Joseph Claude Denis

Touchette,

Joseph Josepha! Real
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Touchette,

Joseph l'vlarcel Maurice
Touchette, Marie

Therese Rolande Vicwire
Valiquette, lylarie Lise Gertrude

1943
Briere. Marie Nicole Daniele
Cloutier, Marie Veronique Lise

DiNte, Fernand Guy l'v\aurice

Diotte, Joseph Emile Gerard

Diotte, Joseph Emile Jean
Dio,te,

Joseph Lambert Gregoire

Diotte, Marie Jocelyne Nicole

Filion, Joseph Emile Maurice

Filion, Marie Therese Rita

Forget. Marie Solanges Angele

Gratton,

Joseph Napoleon Normand

Jacques, Joseph Jean-l'v\arc

Lachaine,

Marie Lisette Germaine

Lachaine, Mar'ie Rita cecile

Lachaine, Marie Therese Lise

Leblanc, Joseph Henri Louis

Meilleur, Joseph Louis-Pierre

Millette,

Joseph Arthur Gerald Gilles

Ouimet, l\\arie Iylarthe Liliane

Paiement, Joseph Ovila Marcel

Saint-Jean,

Marie Rachel Germaine

Turpin, Joseph Jean-Claude

Valiquette, Jean-Claude Yvan

Ouellette,

Marie cecile Marguerite Rhea

1944
Boisclair, Marie Nieole Beatrice

Boudrias, Joseph Urbain Denis

Briere,

Marie Madeleine Fran~oise

Brunet,

Joseph Rosaire Constant
Charrette,

Joseph Jean Guy Yvon

Cloutier, Joseph Achille Andre

Constantineau,
Joseph Gilles Gerald

Daoust, Joseph Aime Gerard

Diotte, Joseph Guy Andre
Diotte, Marie celine Lucienne
Filion, Joseph Adrien Denis
Filion, Joseph Roger Clement
Filion, Marie Bernadette Helene
Forget, Marie Gisele
Girouard,

Marie A1exina Monique
Gratton, Joseph Arthur Jacques
Huberdeau,

l'v\arie-Berthe Angele
Huberdeau,

l'v\arie Colette Julienne
Lachaine,

Joseph Reginald Jean-Louis
Lachine, Marie Helene MarieUe
Lachaine, Marie Liliane Lise
Lachaine,

l"v\arie Mariette Fernande
Lachaine,

Marie Priscille Micheline
Lafleur, Joseph Adelard Robert
Saint-Jean,

Joseph Gilles Robert
Saint-Jean,

Joseph Robert Denis

Suppere.
Joseph Gilben Bernard

Touchette,

Joseph Andre Gerard
Touchette,

Joseph Gilles Gaetan Auguste
Turgeon, Marie Reine Lisette
Valiquette,

Joseph Florian Henriot
Valiquette,

Joseph Jean Pierre Guy
Valiquette,

Marie Huguette Violette

1945
Boisclair.

Joseph Lucien Romuald
Cloutier,

Joseph Leopold Fernand
Constantineau, Joseph



Deschamps, Joseph Leo Jean
Diotte, Joseph Adelard Maurice
Diotte, Joseph Jean-Louis Aime

Filion, Joseph Claude Gilbert
Filion, Marie Juliette Nicole
Filion, l'vLu-ie Paule Michele

Forget. Joseph Romeo Gilles
Forget, M.arie Rita Micheline

Jacques, Joseph Gerard Comad

Lacasse.
Joseph Cyprien Charles

Lacasse. Joseph Isidore Remi
Lacasse, Marie Lise

Lachaine,
l'\'wie Francine Denise

Lachaine. M.arie Pauline Liliane

Lafleur. Joseph Fernand Gaban
Leblanc, Joseph Roland Michel
Lefebvre. Joseph

Jean lvlaurice Raymond
Ouimet, Marie JuLe Huguette

Paquette. Marie Claire Jeannine
Pilon, Marie cecile Nicole

Riopel, Joseph
Rene Derus Jean-M.arc

Saint-Jean, Joseph

Charles Emile Mauriee

Saint-Jean.
Marie Marguerite Aline

Saint-Jean. Marie-Luce
Touchette. Joseph Jean Rene
Turpin. lI1arie Rachel
Valique tte,

Joseph Gilles Louis Marie
Valiquette, Joseph

Gerard A1biny Jean-Marc
Vienneau,

Joseph tdouard Raymond

1946
Aubry, Joseph Real Jean
Blanchette, Joseph

Dollard Clement Marcel
Briere, Joseph Yvan Richard
Charrette, Joseph Claude Bruno
Charrette. Joseph Claude Elzear
Cyr. Joseph
Diotte. Marie Amanda Gisele
Filion. Joseph Liguori Yvon

Filion, Joseph
Normand Jean-Claude

FiJion, Marie Paule Suzanne

Filion, Marie Rachel Gaetane
Forget, Joseph Aq ui.la Gaetan
Forget,

Marie Micheline Paulette

Girouard.
Marie Bernadette Rachel

Jacques,
Joseph Gerard Jean Denis

Jacques. Joseph Rejean
Laeasse.

Joseph Jean Paul Rolland
Lachaine. Marie-Paule LJiane
Leonard, Marie
Meilleur, Marie cede Nicole
Nante\, Joseph Normand

Ouimet.
Mane Therese Madeleine

Portelanee,
Joseph Gerard Reynald

Saint-Jean.
Joseph Omer Gaetan

Touchette,
Joseph Jacques Gerard

Turgeon. Joseph Jean Marcel
Turgeon, 1'\1arie Marie-Reine
Vienneau, Joseph Adrien

1947
Boisclair, Joseph Pierre-Emile

Bonnet. Joseph Emile Denis

Boudreau. Joseph Fernand Leo

Boudrias.

Joseph Marc Normand

Campeau,

Marie Reine Eva Liliane

Diotte. Joseph

Jean Maurice Raymond

Diotte. Joseph Sygefroi Andre

Diotte, Marie Huguette Aline

Filion, Joseph Jocelyn Germain

Filion, Monique Marie Nicole

Forget, Joseph Jean-Pierre

Forget. Marie-Paule

Girouard,

Joseph Lucien Normand

Jacques.
Marie Raymonde Nicole

Gratton.
Joseph Lionel Jean-Pierre

Lacasse, Marie Jacinthe cecJe
Lachaine,

Joseph Michel Jean Pierre

Lachaine.
Marie ELette Madelaine

Lafleur, Joseph Jacques Lucien
Lefebvre, Marie Yvette Mariette

Lepine.
Marie Claudette Lorraine

)\1.i1lette,

Marie RolJande Laurence

Na.n1el.
Marie Jeanne-Mance Angele

Paiement.
M.arie Madeleine 1'Vlicheline

Pilon, Joseph Jean-Marie Eloi
Savard. Joseph Alfred Daniel
Saint-Jean,

Marie cecile Francine

Turgeon, Josepb Albert Clement

1948
Blais. Joseph Lionel
Blais. Joseph Jean-Pierre

Boudrias. Joseph Augustin Paul
Briere, Marie Agnes Francine

Diotte, Joseph Andre
Diotte, Marie Bernadette Raehel
Diotte. Marie-Reine Bernadette
Filion, Marie Angele Normande

Filion. Marie Gabrielle celine
Girouard.

Joseph Fran~ois Andre
Lacasse, Joseph Mo"ise Stanley

Lacasse.
Joseph Cyprien Mauriee

Lachaine,
Marie Angele Hughette

Lachaine, Joseph Gerard Yvan
Lachaine.

Joseph Robert Gregoire
Lafleur,

Joseph Herve Jean-Pierre
Larrive. Marie Lise Ghislaine
Lavigne, Marie Jacqueline Elise
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Leblanc, Joseph Hector Remi
Leonard,

Marie M..icheline Pauline
Meilleur,

Marie Claire Madeleine

Nantel, Marie Francine Solanges
Pilon, Marie Pauline Ginette

Saint-Jean,
Joseph Lucien Denis

Suppere,
Marie Jocelyne Raymonde

Touchette,
Marie Claire Lise Claudette

Turgeon,
Joseph Aime Jean-Paul

Turpin, Joseph Gaston

19-49
Beausejour,

Marie Bibiane Patricia

Briere, Joseph Gaston Denis

Charette,

Marie Annette Daniele Nicole

Charrette, Joseph

Daoust, Marie Irene Pauline

Diotte, Gilles Pierre

Diotte, Joseph Henri Gaetan

Diotte, J\1arie Laura Annette

Filion, Joseph Yvan Andre

Forget, Marie Yolande Pauline

Grenier, Marie Carmen Louise

Huberdeau, Joseph Gilles

Huberdeau, Marie Jeanne Irene

Jacques, Mareel Robert

Lacasse, Marie Alice Angele

Lacasse, Marie Aliee Solanges

Lachaine.

Joseph Gaetan Jean-Pierre

Lachaine,

Joseph Robert Jean-Guy

Lachaine,

Joseph Robert Jean-Luc

Lafleur, Marie Laure M..ichele

Nantel,

Joseph Louis Marie Gilles

Pilon, Joseph Claude Yvan

Portelance,

Marie Paula Solanges
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Savard,

Joseph Napoleon Normand
Turgeon, Joseph

Charles Andre Fran90is
Valiquette,

Joseph Donal Jean-Marie
Vienneau, Joseph Edouard

1950
Beausejour,

Joseph Louis Clement
Boisclair, Joseph Jean-l\1arie
Brunet,

Marie Annelte Jeanne Diane
Constantineau, Joseph

Diotte, Marie Diane Nodla
Diotte, Marie Rachel Colette
Diotte,

Marie Suzanne l\1icheline

Filion, Marie Angele Raymonde
Filion, Marie Claudette Gaetane

Filion, Marie Lise Rachel

Grenier, Joseph Fran90is Gerald
Jacques, Joseph Roger
Lachaine, Joseph Gerard Denis
Lachaine,

Marie l\1arguerite Denise

Lajoie, Marie Josee cecile
Larrivee,

Joseph Richard Jean-Pierre
Lav;gne, Nlarie Claire Helene
Lefebvre, Gaetan Luc
Meilleur, Joseph Adrien Andre

Nantel, Marie Claire Luce
Nantel, Marie Marthe Diane

Suppere,
Joseph Charles Laurier

Suppere, Joseph Germain Leo
Turpin, Marie Monique Lise
Turpin, Marie Nicole
Valiquette,

Joseph Henri Jacques

1951
Berrrand, fl:larie Solanges Lise
Briere, Joseph Jean-Pierre
cere, Marie Gise[e
Diottc, Jean-Claude
Diotte, Marie Angele Francine

Filion, Marie Paule Jacinthe
Forget, Marie Diane Lorraine

Forget, Marie Lily Louise
Grenier,

Joseph Rejean Jean-Claude
Grenier, l\1arie Simone Francine
Lacasse, Joseph Laurent Marcel
Lachaine, Marie Diane Francine
Lachaine,

Marie Pauline Marjolaine
LaJ1eur,

Marie Blanche Louise Suzel

Lajoie, Joseph
Larrivee, Marie Cecile Pierrette
Meilleur, Marie Reine Rachel

Name!. Joseph Conrad Serge
Ouellette,

Joseph Adelard Jean-Marie

1952
Blais, Marie Julienne l\1arielle

Boisclair, Marie Lili Gisele

Boischur,

Marie lvticheline France

cere, Joseph Rolland Raymond

Cloutier, Joseph

Constantineau, Marie Ghislaine

Dinn, Marie Jeanne Nieole

Diotte, Joseph Alain Normand

Diotte, Marie France Fleuraimee

Diotte, .Marie Liliane Ginette

Diotte, l\'1arie Rejeanne

Filion, Joseph Jules Luc

Filion, Joseph Roger l\1ichel

Filion, Marie Angele Diane

Filion, Marie

Jeanne Madeleine Gabrielle

Forget, Marie Juliette Gaetane

Lacasse, Marie

Aurore Lucienne Suzanne

Lacasse, Marie Helene Ginette

Lachaine, Joseph Claude Mario

Lacbaine, Joseph Gaetan Serge

Lachaine, Marie Nicole Carole

Larrivee, Joseph M..ichel

Larrivee, Joseph Remi

Lavigne, Marie Adrienne Alice

Maille, Marie Florence Angele



Meilleur,

l'v1.arie Annette Suzanne
Nantel, Joseph Guy Philippe
Saint-Gennain,

Marie Jeannine Alice
Savard, Marie Annette Lucille

Suppere, Joseph Marcel Roger
Turgeon, !l1arie Jeanne Lucie

Valiquette,
Joseph Georges u,nrad

1953
Bertrand, Marie Daniele Suzelle
Boisclair, Joseph Paul Marcel
Boisclair, Marie Jovette Suzelle
u,nstantineau, .Marie Gisele

Daviault, Joseph Laurier Luc
Dumas,

Joseph Jean-Guy Rejean
Filion, Joseph Clement Denis

Filion, Joseph Gilbert Remi
Forget, Joseph Marcel Rejean
Forget, Marie Aline Nicole
Forget, Marie Joanne Carole
Grenier, Joseph Andre Denis
Grenier, .Marie Imelda Jaeynthe
Grenier, .M.arie Jeanne d'Arc
Lacasse, .Ma rie

Jeanne d'Arc Marjolaine
Lachaine,

Marie Jacynthe Henriette
LaDeur, Marie Gabrielle Liliane
Lavigne, Marie Jeannine

Michele Monique
Leblanc, Joseph Romeo
Upine, Joseph Alain Clement
Meilleur, Marie Monique
Nantel, .Marie
Ouimet, !l1arie Blanche Liliane
Portelanee, Marie

Rose De Lima Archange
Proteau, Joseph

Mareel Benoit Normand

1954
cere, (bebe) enfant de Laurent
Cloutier, Marie Lucie Denise
Constantineau, Marie Gilberte
Dion, Joseph Sylva Denis

Diotte, Joseph Alain Normand

Diotte, Joseph Femand Rejean
Dumas,

Joseph Jean-Louis Gaetan
Filion, Marie Gilberte Daniele
Forget, Marie Berthe Monique
Forget, Marie Germaine Rachel
Gravel,

Marie Stella Christiane France
Lacasse,

Marie Lorraine Murielle
Lacha.ine, Marie

Suzanne Annette Daniele
Lavigne, Anne Lina
Lefebvre,

Joseph Pierre Yves Richard
Maille, (bebe) enfant de Julien

NanleL Joseph Bernard Robert
Proulx, l'v1.arie Solanges Therese

Valiquette, Joseph
Robert Gaston Christian

Vanier,
Joseph Leon Jean-Pierre

1955
Bertrand, Joseph Jean Jacques
Blais, Joseph Germain Luc
Boisclair, Joseph Gerald Yvon

Boudrias,
Joseph Gustave Sylvio

Briere, Joseph Rejean Alain
Chartier, Marie France Louise
Cyr, Joseph Remi Andre
Daoust, .Marie Lucille Nicole

Dion, Joseph Yvon Gaetan
Diotte, Marie Clemenee Chantal
Filion, Joseph Gerard Rene
Filion, .Marie Ginette Francine

Forget, .Marie Pierrette Joceline
Gravel, Joseph Patrice Alain
Grenier, Joseph Guy Marcel
Jacques, 1\o1.arie Reine Ginette
Lachaine, Joseph Fernand Luc
Laehaine,

Joseph Gerard .Maurice
Leblanc, Marie Lucille Angele
J"{aille,

Joseph Julien Jean-Claude
Meilleur, Josepb Yvon Sylvain

Nantel, .Marie Ginette Brigitte

NanteL
Joseph 1\'1.aurice Raymond

Pilon, Marie RoJande Solanges
Proulx, Joseph Reall,1areel
Saint-Jean,

Marie Yolande Madeleine
Turpin, Joseph Gilbert

Turpin, Joseph Gilles
Valiquette, Joseph Denis Marc
Valiquette,

Joseph Philippe Ronald

1956
Dumas. Marie Yvette Angele
Filion, Joseph Marc Gilles
Forget,

.Marie Yvonne Madeleine

Jacques, Marie Alice Diane
Lacasse, Marie Denise Rachel
Lachaine, Marie Rachel Yolande
Leblanc, Marie

(bebe) enfant de Roland

Maille, Joseph Gerard Andre
Suppere,

Marie (bebe) enfant de Gilles
Turpin, Joseph Richard Gaetan

1957
Boisclair, Joseph Gabriel Alain
Chartier,

Joseph Jean-1\'1.arc Ubald
Constantineau,

Joseph Real Gilbert
Diotte, Marie celine Christiane
Dumas,

Marie Suzanne Ghyslaine
Grenier, Joseph Michel Gerard
Lafleur,

Joseph Lionel Roger Serge
Leblanc, Joseph Gerard Albert
Meilleur.

Marie Alice Colette Michele
Nante!,

Marie Catherine Roseline
Pilon, Marie Marielle Joanne
SainI-Jean, Joseph Mario
Saint-Jean,

Joseph Rejean Claude
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Valiquette, i"t'Llrie Solanges
MeiUeur, Joseph Vital

1958
Boisclair, Joseph Sylvie Rejean
Charbonneau,

Joseph Christian Alain
Chartier, Marie Nicole Lise
Constantineau, Joseph Gilles
Corbeil, Joseph Gerard Andre

Diotte, Joseph Riehard Marcel
Diotte, iVlarie Suzanne
Filion, Joseph Adrien Sylvain
Filion, Marie-Claude
Grenier, 1\1.arie Diane Rachel
Huberdeau,

Joseph Gaetan Yvan
Lachaine, Joseph Serg'e Alain
Lacasse, 1\1.arie Shirley I\tarielle

Laehaine, .Marie Sylvie Chantal
Leblane,

(bebe) enfant de Roland
)\'leilleur, Marie Carole Rolande

Maille, Joseph Marcel Rejean
Ouellette, i"t'Ll.rie Rita Therese
Saint-Aubin,

Joseph Jean-Louis Marcel
Saint-Jean,

Joseph Fernand Bernard
Saint-Jean, Joseph Yves Luc
Sauve, Marie Sylvie Rachel
Valiquette,

i"t'Llrie Annette Carole

Valiquette,
Joseph Gaemn Mario

Valiquette, Joseph Luc
Valiguette,

Joseph Maurice Rejean

1959
Alarie, Marie Louise Claire
Boisclair, Joseph Roger Denis
Cyr, I\tarie Renee Murielle
Dumas,

Joseph Michel Normand
Lacasse, Marie Pauline Florence
Lachaine, Joseph Alain
LacLaine, Marie Michele Sylvie
Nantel. Marie Priscille Claudine

Saint-Jean,

Joseph Denis ll'tichel
Saint-Jean,

Joseph Gaetan Pierre
Saint-Jean, Joseph Denis Serge
Turpin, Joseph Alain

1960
Alarie, Joseph Levis Robert
Boudrias, Joseph Guy Jocelyn
Boisclair, Joseph Rene Jacques
Daoust, Joseph Claude Robert
Diotle, Marie Andree Manon

Gaudreau, ~tarie Ginette Louise
Girouard, l'vlarie Alice Chantal
Lachaine, I\tarie-Claude

Lefebvre, Joseph Alain
Leblanc, 1\1.arie cecile Rolande
J1rtaille,

1\1.arie Suzanne Pricille cecile
Nantel, 1\1.arie Anne Denise

Saint-Jean, Joseph Gilles Mario
Saint-Jean,

Marie Patricia Louise
Touchette, Joseph Louis Michel
Valiquette,

Joseph Jocelyn Yvon
Valiquette, Marie cecile Joanne

1961
Chechippe,

~tarie Rosanna Micheline
Cyr, Marie Louise Helene
Dion, Joseph Maximin Richard
Diotte,

Joseph Adelard Maurice Luc
Diotte, Joseph Real Denis
Filion, Joseph Antoine Daniel
Filion, Joseph Denis Sylvain
Filion, Joseph Paul Claude
Filion, Marie Eveline Louise
Jacques, Joseph Lucien Andre
LacLaine,

Joseph Claude Sylvain
Lachaine, Marie Colette Eveline
Leblanc, Marie Jeanne Monique
,',1 ail Ie,

Joseph Paul-(~mileMiehel
Nantel. Marie Andree Lise

Saint-Jean, Joseph Michel Remi
Valiquette,

Joseph Gaetan Daniel
Valiquette,

Joseph Donat Miehel
Valiquette, Marie Sylvie
Vien neau, Joseph l"v1.iehe I

1962
Alarie, 1\1.arie Christine Linda

Alarie, 1\1.arie Martine Line
Bisaillon,

Joseph Dieudonne Serge
Dion, Joseph Roger Michel
Diotte, Joseph Daniel

Diotte, Josepb Wilbrod Gilles
Filion, Marie Christine Sylvie
Filion, }\-larie Francine
Gratton, Joseph Napoleon Luc

Jacques, l\1.arie Sylvie Claudine
Lacasse, Marie Pierrette Therese
Lachaine,

fl.tarie Cle me nce J oelle
Lefebvre, Marie cecile Sylvie
Lefebvre,

Marie Jeannine Suzanne
Lefebvre, Gaetan
Meilleur, Marie Ferna.nde Gisele
Saint-Jean,

Joseph Raymond Marcel
Theriault, Joseph Gilles M.ichel

Turpin, Joseph Andre
Valiquette. Jnseph Lucien Alain
Valiquette,

Marie i'vtadeleine Jacinthe
Valiquette. iVlarie Therese Lise

1963
Alarie, Marie Jacinthe Colette
Constantineau, l'\1.arie France
Cyr, Joseph Sylvain
FiDon, Marie Pierrette Josee
Lacasse, Joseph Mario
Lalleur, Joseph Robert Daniel
Larrivee,

Joseph Jules Andre Sylvain
Maille. l'v\arie

Christine Franeine Daniele
Meilleur, Joseph Firmin Denis
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Meilleur, l\'larie
Reine-Aim<!e Louise

Nantel, Joseph Benoit Yves

Pilon. Marie Th<!rese Joanne
Saint-Jean,

Marie Francine Janique
Saint-Jean, Marie Lise
Saint-Jean,

Marie Monique Claudine
Touchette, Joseph Claude

1964
Bisaillon, Joseph

Harmel iVlarc Normand

Chamaod, Marie Eva Manon

Ccnstantineau, l\'iarie Gaetane
Diotte, Joseph Claude Roger

Filion, Josepb Paul-EmJe Mario
Filion, Marie Anne Angele Lucie

Jacques, Marie Sylvie
Lachaine,

Marie Fleurette Manon
Saint-Germain,

Joseph Claude Alain

Saint· Jean.
Marie Therese Monique

Turpin, Marie Jeanne d'Arc

1965
Briere. Joseph Daniel
Ccnst.antineau, Marie Sylvie
FJion, Marie Ginette
FJion, Marie Yvette Chantal
Gratton, (hebe) enfant de Lucien
Grenier, Joseph Pierre Michel
Lachaine, Marie Manon Josee
Larrivee. Marie Caroline
Pilon, Joseph Robert Marc
Saint-Germain.

Marie Jos<!e Sylvie
Saint-Jean,

Joseph Raymond Marc
Saint-Jean, Marie Edith
Saint-Jean,

Marie Marcella Manon
Turpin, Joseph Luc
Turpin, .Marie Diane
Valiquette, Joseph Claude Pierre
Valiquette. Joseph Roger Yves
Valiquette, Marie Yolande

1966
Boisclair, Joseph Adrien Daniel

Boucher. Marie Carmen Manon
Ccnstantineau, Joseph Sylvain
Ccnstantineau, Marie Gertrude
Diotte, Niarie Ch ristjane

Forget, l'vlarie
Normande Christine Line

Gratton, Joseph Edrum Denis
Jacques,

Marie Veronique Joanne

MaiUe, l'Vlarie Paula Annie
Saint-Jean, Joseph Dominique

1967
Constantineau, Marie France
Diotte, Joseph Albert Jose

Diotte, Joseph Richard
Filion, Marie Gertrude Cclette

Jacques, Marie Guylaine
Labelle, Marie Yvette Manon
Lacasse, Joseph Claude Roger

Lacasse, Marie Andree Carole
Saint-Jean, Joseph Alain
Saint·Jean,

Joseph Clement Yves

Turpin. Joseph Marc

1968
Briere. Joseph Francis
Constantineau. Marie Chantal
Filion, Joseph Mario Alain

Filion, Joseph Sylvain Luc
FiJion. Marie Clotilde Martine
Lacasse, Marie Josee
Lachaine,

Marie Nathalie Chantal

Saint-Jean, Joseph Rene

1969
Ccnstantineau, Marie Josee
Lefebvre. Marie Linda

1970
Ccnstantineau. Joseph Ga<!tan
Diotte, Marie-Eve Jocelyne
Forget. Joseph Jean Emile Marc
Chartrand, Marie Lyne Cindy

Lacasse, Marie Annie
Saint-Jean, Denis Fran,;ois
Saint-Jean, Marie Jos<!e Chantal

1971
Caron,

Joseph Roland Paul-Emile
FJion.

Joseph Jean-Marc St<!phane
Pilon, Marie Cclette Nathalie

1972
Beaulne,

Marie Johanne Carolyne

Caron, Marie Rosanne Nancy
Crepeau, Elie Bastien Frank
Filion, l'1arie Martine Nancy
Gratton, Joseph Liguori Rene

Jacques, Marie Natbalie
Nantel,

Marie Christine Marylene
Valiquette, Joseph Frederic

1973
Boswell, Laurence Nicola
Briere, Joseph Martin

Fontaine, Marie UJuise Nathalie
Lefebvre, Marie Lucie Nancy
Morin, Marie Denise Katy
Saint-Jean, Marie Julie

1974
Ccnstantineau,

Marie Noella Brigitte

Denis, Marie

Jocelyne Charlene Carole

Dery, Marie Caroline Janique

Filion, Joseph Sebastien Marc

Forget, Joseph Jean-Pierre Eric

Grenier. Marie Solanges Isabelle

Lachaine. Joseph Aldege Eric

Lachaine, Joseph Larry Luc

Laflamme, Marc Martin

Lafleur, Marie Myriam Nancy

Lauzon, Joseph Gilles Srephane

Maille,

Marie Lyne Mignonne Valery
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Meilleur.

Marie Johanne Isabelle
Saint-Germain.

Marie Sylvie Nancy

1975
Auclair, Marie Claude Melanie

Brossier. Sebastien Cyri.!
Cyr. Gisele I....tarie-Eve

[}iotte, Joseph Gaston Pascal
[}iotte, Joseph l\Itartin Sebastien
Jacques, Joseph Sylvain Yves
Leblanc, Marie Annie

Maille, Marie Isabelle

Nantel.
Marie Eve Lyne Josianne

Turpin. Marie Nathalie Sonia

1976
Blouin, Annabel Anne-Marie

Boyer, Marie Karine Magali
Dion, Joseph Claude Eric
Duguay, Joseph Daniel Frederic
Forget, Jean Yves Simon
Jacques,

Marie Melanie Christine
Jacques, Joseph Patrick

Limoges.
Joseph Eugene Rene Luc

TUlllin. Joseph Paul Miguel

1977
Bourgon, Marie Ida i\\artine
Briere. Philippe Mathieu
Gagnon,

Marie Christina Melanie
Grenier, Joseph Martin Benoit
Grenier, Marie Lyne Stephanie
Jacques, Joseph Denis Martin
Lacasse. Marie Sonia Melanie
Lachaine,

Joseph Daniel Pascal Patrick
Lachaine, Paul Miguel Hugo
Leblanc, Sonia
Meilleur, Joseph Yves Serge
Meilleur, Marie Rachel Caroline
Nan tel, Genevieve Sandra
Saint-Jean,

Marie Christine Melanie

Saint-Jean. Marie Yvette Annie
Villeneuve, Joseph Jonathan

1978
Leonard, Micbael
Ouimet. Stephanie
Siebert, Anouk-Maria

Viau, Helene

1979
Couet, Marianne-CaUirrhoe
Couet, Rosee-Danae
Deschamps, Marie

Denise Anita Therese Julie
Diotte, Marie Lise Melanie
Forget, Jacinthe Marie-Claude
Gagnon, Philippe Gilles Frederic
Grenier. Karine

Claudie Sandra Melanie

Jacques, Melanie
Ouimet, Ju~e
Morgan. Robert David
Nantel. Andree Karine

Nante!' Mane
Diane Elisabeth Genevieve

Painchaud. Nicole Karine
Saint-Jean,

Joseph Gaetan Beno't
Villeneuve, Joseph Emanuel

1980
Bertrand Perreault.

Joseph Alain R<l}'mond Alexis

Boisclair, Math ieu

Boyer, Soledad Anouchka

Dion, Marc Kavin

Dion. Marie Josee Fanny

Diotte, l\Itarie Francine Isabelle

Grenier. Marie Chantal Nadine

Leblanc, Benoit Steven

Meilleur, (bebe) enfant de Vital

Nantel. Marie Solange Annie

Ouimet, Joseph Sylvain Pascal

Page, Michele Marie-Josee

Richard, Yvon Pierre BenOIt

Saint-Denis Durocher, Alexandre

Saint-Jean,

l\Itarie Germaine Martine

Turpin, Marie Chantal Kathy
Vaillant,

Pierre Louis Marc Antoine

1981
Chartrand, Marie

Georgeline Pascale Alexandra
Forget. Christine Genevieve
Grenier, l"lartin Dany Kevin

Jacques,
Marie Linda Claire Valerie

Jacques, Miguel
Lachaine, Joseph Alain Pascal

Lafleur, Marie Jocelyne Julie
Meilleur. Carole Julie
Meilleur. Marie Annie Kathy
Meilleur. Marie Nicole Isabelle
Ouimet, l\Itarie Francine Ka!)'
Turpin, Marie Rose Cindy
Valiquette,

Jeannette Judy-Anne

1982
Dion, Marie Chantal Isabelle

Durand. Sebastien
Grenier. Joanne Caroline
Uonard Joseph Marcel Patrick
Saint-Jean, Julie Tina
Valiquette, Denis Ken
Vincent, Raphael BenOit
Valiquette, Marie Chantal Josee

1983
Dicaire. Marie Veronique

Melinda Diane Caroline
Dumas,

Joseph Olivier Daniel David
Grenier. Joseph Sylvain Steven
Levesque, Steeve David

Maille. Denis Kevin Jessie
Ouellette Constantineau.

Melanie Cindy

Page, Regine Andreanne
Page. l\Itarie Eve Barbara
Richard, Robert David

Valiquette, Cindy
Vienneau, Melissa Karine
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1984
Borloz, Joseph Germain Dave
Chartrand, Madeleine

Genevieve Marie Christine
Coursol, Laurent Denis Simon
Dancause,

Joseph Simon Francis
Dumas,

Marie Suzanne Simonne Kate
Leblanc.

Marie Eve Ariane MeJodie
NanteL Joseph Serge Hugues
Touchette,

Sophie Kareen Annie Julie

1985
Boisclair. Louis David
Boisclair,

Marie Fleur-de-Mai Pamela
Farladeau, Marie Claire Julie
Meilleur,

Joseph Charles Philippe
Saint-Jean, Bernard Billy
Saint-Jean,

Joseph Dominique Philippe
Valiquette, Johanne Tania

1986
Cyr,

Julie Diane Suzanne Josianne
Dancause David Simon
Dion. Joseph

Clement Simon Tommy
Fontaine, Diane Julie Karine
Lacasse Leonard,

Michel And.re Kevin Yan
Lafrance, Jolla Natasha
Lallemand,

Johanne Chantal Marie Desy
Leduc, Mar:e Guylame Jackie
PlouITe, Jacinthe Annie
Saint-Jean. Marie

Carmen Elizabeth Melanie
Vienneau, Kevin Pascal

1987
Cleroux, Manon Marie-Christine
Dancause,

Marie Genevieve Isabelle

Dion, Jonathan
Dumas,

.M.arie Rosalda Annie Karine
Groulx,

Joseph Robert Jonathan
Labe lie Boiscl ai r, Man 0 n Sara
Lefebvre Ouimet,

Joseph Mario Alexis
Touchette, Christian Pascal
Valiq uette,

Joseph David Alexandre
Valiquette,

Joseph Luc Fabien }'vlathieu

1988
Blais. Joseph

Jacques Jean-ChristopLe
Boisclair. Marie Gina Melanie
Bouthillier. Diane Claudine

Campeau. Denis Louis-Philippe
Jacques,

Joseph Roland Jean Philippe
Lefebvre Lachaine, Larry

Leonard, Cynthia Fanny Annik
Saint-Louis,

Bruno Jean Fran~ois

1989
Belanger. Diane Alexandra
Cleroux,

Marie Christiane Caroline
Lefebvre, Joseph Adrien Alexis
Pilon, Dave
Plouffe, Caroline Veronique
Saint-Germain.

Rebecca }'vlarlene
Samt-Jean,

Marie Nancy Isabelle

1990
Blais,

Joseph Sylvain Pierre Antome
Bouthillier, Joseph fvlario Simon
Campeau, Audreanne
Charbonneau. Marie-Soleil
Dumas, Joseph

Julien Oscar Luc Keven

Fontaine,
Alice Victoire Carole Arnelie

Grenier,
Joseph Andre Alexandre

Valiquette,
Jose ph Pie rre Sebas tien

1991
Filion, Keliane Carolane
Jacques.

Marie cecile Gabrielle Valerie
Lacroi..'C,

Germaine Gertrude Emilie
Pilon. Julie
Valiquette.

Joseph Rejean Simon

1992
Desnoyers, Michel Jr.
Filion Marianne
Laport.e, JosepL Armand Simon
Lefebvre, Isabelle Veronigue
Nantel Thibault,

Marie Nicole Jade
Saint-Germain,

Jos Samuel Jordane
Turpin, Kim

1993
Diotte, Marc-Olivier

1994
Belair, Joe Jean-Marc
Bondu, Frederic

Normand l\\at:io Joseph
Chamaillard, Joey Denis Joseph
Filion. Danny
Turpin, Joseph Jean Emeric
Vienneau, Cindy Nancy Marie

1995
Chartier, Kim Lyne
Diotte, Audrey-Pier
Filion. Maxime
Filion, Melissa
Valiquette.

Caroline Christina Annie

COin In e r j ~ i ~ r e . ., a It f i I iJ e 'a f 0 189



1996
Beaudoin Veillette, Melodie

Marie Victoria Marianne

Caron, Antony
Desjardi ns,Marie-Stefy
Maille, Stephanie Marie Jessyca
Marcotte,

Claudia Johannic Sonia
Perrault, Alex Luc

Tanguay,
Sebastien Joseph Real Yves

1997
Charlier, Vincent GJles

Dion, Herve Joseph Stephane
Pilon, Guillaume Joseph Louis
Saint-Jean, Lydia Maude iVlarie

1998
Caron, Alex
Diotte, Ludovic
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1899
Chartier. Ferdinand

et Garneau, Philomime

1900
Bisaillon, Ferdinand

et. Touchette. cecilia
Larocque.Ozias

et LatreiJle. Merilda
l\1arier. Fran~ois

et Chartier. Maria

1901
Bechard, Severin

et Guerin, Blanche
Lachaine. Joseph

et Larocque. Rosanna
Laframboise, CyriJle

et Boisclair, Antoinette

1902
Amyot. Henri

et AmyOf. Ex.ilia
Cloutier. Adelard

et Amyot, Maria
Gaudreau, Georges

et Fortin, Claudia
Latreille, Hormidas

et Carriere. Clara
Lefebvre, Euclide

el Lauzon. Marie-Louise
Rivet, Jean

et Lefaivre, Rosina
Touehett.e. Evrard

et Amyot. Bernadette

1903
Boisclair. Adonias

et Lauzon, Delia
Lachaine, Alphonse

et Leclair, Maria
Lefaivre, Joseph

el Lauzon, Helene
Milks, Felix

et Mckanabe, Marie

MARIAGES
1904
Bisaillon. Emile

et Dumas, Aurore
Carriere, Arthur

et Lajoie, l"r'\arie-Louise
Larocque, Alcide

et Saint-Jean. Angelina
Ouimette, Adelard

et Lachaine, C1emina
Paradis, Ovila

et Chartier. Octavie

1905
Chartier, William

et Turcolte, l"'larie
Daoust. Maxime

et. Lecuyer, Elo'ise
Deschamps. Louis

et Char1ier, Anna
Desormeaux. Alphonse

et Peltier. Aurelie
Foisy, Adelard

et Guerin. Eugenie
Foisy. Edouard

et Guerin, Therese
Fois,}'. Fortunat

et Daignault, Arthemise
Guerm, Aime

et Blain, Rosalie
Guerin, Maurice

et Hugues. Therese
Lachaine, Alphonse

et Bisaillon, Rosanna
Lachaine, i\\axime

et Hughes, Anna
Larocque. Donat

et Ouimet, Marie Louise
L'ecuyer. Ferdinand

et Latreille. Bernadette
Paradis. Polydore

et Touchette, Henriette

1906
Briere, Armand

et Millette. Virginie

Fortin. Joseph
et Dumas, Delia

Lessard. Adelard
et Lauzon. Ida

Saint-Jean, Alphonse
et Lauzon, Malvina

1907
Boudrias, Andre

et Valiquette, Felicite
Fortin, Amedee

et Villeneuve, Leontine
Lachaine, Hormidas

et Charbonneau, Alice
Lauzon. Ferdinand

el Daoust, Angelina

1908
Boisclair, Gedeon

el Labelle, Amanda
Carriere, Patrick

et Chenier. Bella
Dagenais. Emery

et Boiselair. Denise
David, Patrick

et Gauthier, Clementine
Plouffe. Hormidas

et Gauthier, AziJda

1909
Boue. Pierre

et Bisaillon. Marie Louise
Deschamps. Romeo

et Bourelle, Florida
Grenier, CaIL~e

et Lauzon, Rosalie
Lacasse, Delphis

et Forget, Caroline Ernestine
Lacasse, William

et Leclair, Adelpha
Lallier, Joseph Avila

et Touehette. Albertine
McNicoll, Albert

ec Turcotte. Marie-Anne
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1910
Guindon, Frederic

et Dufour, Georgiana
Labelle, Joseph Napoleon

et Turcotte, Alphonsine
Valiquette, Charles

et Boisclair, Adele

1911
Beaudry. Louis

et Gauthier, Reine Eudoxie
Bedard, Theodore

et Maille. l\'\arie
Filion, Hormidas

et Valiquette, Exelia
Grenier, Louis

et Faubert. Nathalie
Landry. Noe

et Nadeau, l\1arie-Anne
Lauzon, Aime

et Daoust, Angelina
Valiquette. Henri

et Hughes. Georgianna

1912
Amyotte. Oscar

et Bourque, Delima
Assam, Gedeon Georges

et Cbarron. Florence
Bedard, Olivier

et Maille. Emilia
Gauthier, Ovila

el Gaudreau, Emelie
Lalonde. Philiza

et Babineau, Elisabeth
Valiquette. Joseph

et Diotte, Lydia

1913
Brisebois, Alphonse

et Garneau, Clerinda
Brunet, Raoul

et Guerin, Marie Anne
Chalifoux. Paul Emile

et Ouimet, Rose Anna
Gaudreau. Joseph

et Gaudreau, Malvina
Massie. Ovide

et Martin, E.lodie

Ouimet, Alcide
et Lachaine. Aman<h.

Pelneault, Eddie
et Val.iquette. Virginie

POlteiance, Omer
et Saint-Aubin. Aurore

Portelance, Wilflid
et Saint-Aubin. Clar"

1914
Arbic, Theodule

et Valiquette, Georgianna
Charbonneau, Ludger

et Gaudreau. Delima
Charbonneau, Pierre

et Lacasse, Malia
Condy, Harold

et Lacasse, Cordelia
Dinel. Wilfrid

er Gauthier. Delima
Diotte. Sigefroy

et Gaudreau, Julie
Forget. Joseph

et Hughes, Bertha
Lachaine, Rodrigue

et Pilon, Rosianne
Maille, Joseph

et Latreille. Yvon.ne
Martel. Jules

et Therrien, Anna
Saint-Aubin, Daniel

et Portelance, Ale)(;na.
Valiquette, Raphael

et Bisaillon. Annie

1915
Arbie, MoYse

et Nadeau. Marie-Louise
Brown. Godfrey

et Lacasse, Elza
Filion, Joseph Avila

et Valiquette, Marie Dalvina
Gendron, Adelard

et Charbonneau, Marie-Anne
Guerin, Charles

et Beaulieu. Bernadette
Larocque, Joseph

et Lauzon, Lucida

Legault, Bruno
et Martine. Olivina

Uvis. Charles
et Chouinard, Yvonne

Marier, Adelard
et Lacasse. celina

Poilier, Michel
et Lamoureux. Cordelie

Prud'homme, Armand
et Belair, Marie Ange

Raymond, Evangelisre
er Larocque. Eleonore

1916
Beausejour, MOise

et Valiquette, Donalda
Carriere. Israel

et Larocque, Rosa
Dufour. Sylvio

et Forget, Ida
Gratton, Joseph

et Martin, Helene
Levert. Mathias

et Diotte, Aurore
Maille. Patrick

et Fortin, Domitille
l'vlarier, Fran~ois

et Nadon, Rose Delima

1917
Deschamps, Noe

et Garneau. Octavie
Gauthier, John

et Paquette, Yvonne
Pare, Exilia

et Deschamps, Aurore
Poirier, Alfred Stanislas

et Brihe, Valentine
Taillefer, Arthur

et Chouinard, Juliette

1918
Brunet, Alcide

et Lachaine. Rosa
Charette, Anaclet

et Aubry. Analda
Filion. Ferdinand

et Mallette. Blanche
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Godmer, Procule

et Belair, Rose

Lacasse, Ovila
et Belair, Florida

L'Arrivee, Joseph

et Labelle. Flore
Lefebvre, Eugene

et Gaudreau, Marie

Nlarier, Eugene
et Labrosse, Gabrielle

Poitras, Lucien
et. Marier, Alexina

Ratel, Wilfrid
et Belair, Julienne

1919
Blais. Adjutor

et Portelance, Malvina

Diotte, Julien
et Cousineau. Aldina

Dumas, Joaehim
et Charette, Maria

Huberdeau, Joseph at
el Constantineau. Bernadette

Lacasse, Telesphore
et Lepine, Adrienne

1920
Diotte, Emile

et Lortie, Leali tia
Diotte, Josaphat

el Lachaine, Bernadette

Garneau, Damase
et Bourrelle, Laura

Guerin. Pierre
et Charette, Lea

Lacasse, Mathias
et Forget, Blanche

Lachajne, William
et Lachaine. florida

Latreille. Donat
et Chouinard, Marie Jeanne

Lefebvre. Adelmar
et Nadeau, Catherine

Prevost, Ubald
et Saint-Jean, Aurore

Saint-Jean. Ozias
et Pilon, Antoinett.e

1921
Cardinal. Albert

el Gratton, Rose Angelina
Constantinea.u, Calixte

et Huberdeau, Marguerite

Daigneault, Bruno

et forget, Clarisse
Devosr, Cyprien

et Castonguay, Yvette

Filion, Albert
et Beausejour, Laure

Gratton, Napoleon

et Diotte, Laura
Lanaghan, William Wilson

et Massy, Eglantine

Maille. Rene
et Lefebvre. Florida

Pelneault, Walter
et Valiquette, Albina

Saint-Aubin, Charles
et Jaeques, Beatrix

1922
Laehaioe, Adelard

et Diotte. Blanche

Lachaine, Adelard
et Leonard, Yvonne

Forget, Clodormr
et Lachaine. Marie-Louise

Paquette. Alphonse
et Bisaillon, Bernadette

1923
Constantineau, Julien

et Leonard, Lucienne

Gingras, EmJien

et Chartier. Georgiana
Gratton, Osias

et Diotte. Delia
Huberdea.u, MOIse

et Portelance, Rose de Lima

Labelle, Albert
et J acques, Alexan d ra

Meilleur, Arthur
et Massy, Marie

Valiquette, Arthur
et Deschamps, Marie-Anne

1924
Charland, Oscar

et Gaudreau. Rose Alma
Maille, Elzear

et Leonard, Dorina
Millette, Willie

et Charrette, Valentine

Saint-Jean, Heetor
et Houle, Bernadette

1925
Brunet, Armand

et Touehette, Ernestine

Forget, Joseph
et Lachaine. Rose

Massy, Lucien
et Meilleur, Jeanne

Sanche, Ernest

et Aubry, Maria
Saint-Jean, £douard

et Tremblay, Laura

1926
Constantineau, Alexandre

et Boisclair, Rosa

Duguay, Edouard
et Gratton, Exilda

Filion, Emile
et Gratton, Aline

Leonard, Leonidas
et Laehaine, Albina

1927
Aubry, Hector

et Lauzon, Marie-Rose

Charbonneau, Ludger
el Valiquette, Felicitee

Gohier, Josephat
el Filion, Jeanne

Grenier, Gabriel
et Jacques, Marie Alexina

Huberdeau, Jean-Baptiste
et Lauzon, Eugenie

Jacques, Ulric
et Huberdeau. Irene

Lachaine, Henri!
et Gohier, Yvonne
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Saint-Jean, Honorius

et Beaulieu, Marie-Ange
Saint-Jean, Joseph Edouard

et Prevost, Hermanee

1928
Gaudreault, Joseph Paul

et Boudrias, Blanche
Lacasse, Henri

et Thibeault, Diana
Lavigne, Martial

et Campeau, Josephine

1929
Gratton, Rodrigue

et Grenier, Adrienne

Grenier, Jean-Paul
et Jacq ues, Rose de Lima

Lachaine, Arthur

et McNicoU, Marie Lena
Lachaine, Honorius

et Leonard, Simone

1930
Boudrias, Zotique

et Deschamps, Therese
Lachaine, Donat

et McNicol!, cecile

Saint-Jean, Aggee
et Filion, Yvonne

1931
Boyer, Alexandre

et Lachaine, Olida

ConSlantineau, Alderic

et Suppere, Madeleine
Filion, Albert

et Saint-Jean, Gabrielle

Saint-Jean, Oscar

et Prevost. Gertrude

1932
Auger. Honore

et Beaulieu, Yvonne
Boyer, Emile

et Belanger, Marguerite

Courtemanche, Lionel
et. Touchette, Lorette
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D'Avignon, &IouMd

et Lefebvre, Onida
Gratton, Ferdinand

et Diotte, Colombe

Guenette, Hector
et Deschamps, emelie

Seguin, Abondius

et Daoust, Marie Anne
Evelina

1933
Portelance, Alphonse

et Comeau, Marie-Louise

1934
Lachaine, Emile

et Forget, Germaine
Latreille, Emmanuel

et Chartier, Maria Julie Anne

Lepine, Armand
et Clement, Therese

Quenneville, Palma Evena
et Lachai ne, Ivlarie

1935
Bezeau. Henri

et Belair, Helene

Campeau, Edmond

et Paradis. Rosa
Filion, Alphonse de Ligouri

et Saint-Jean, Albertine

Grave!, Joseph
et Uonard, Rose Alma

Lacasse, Oscar
et Plante, Lucille

Ahner. &Iouard
et Gauthier, Albina

Piche, Gerard
et Touchette. Yyonne

Turgeon, Joseph fume
et Filion, cecile

1936
Aubry, Delphis

et Ouellette, Marie-Louise
Aurore
Pilon, Aquila

elForget, Th erese

Racine, Georges
et Grenier, Regina

1937
Beauchamps, Rosaire

et Massy, Gabrielle
Forget, Napoleon

et Briere, Yvette
Lefevre, Ernest

et Upine. Juliette
Nadeau, Theodore

et Paquette. Olive
Saint-Aubin, Victor

et Valiquette, Marie
Saint-Jean, Omer

et Nante!, Germaine
Suppere, Leopold

et Bisaillon, Berthe

1938
Boisclair, Ferreo!

et Lachaine, Agathe
Grenier, Lionel

et Lachaine, Delicia

Jacques, Napoleon
et Valiquette, Alice

Leblanc, Jos Henri

et Deschamps, Germaine

1939
Beausejour, Herve

et Roy, Marie Yvette
Charbonneau, Albert

et McNicoU. Eugenie
Charbonneau, Paul

et McNicoll, Marie-Ange
Lavigne, Joseph Guillaume

et Marier, Yvette

1940
Boudrias. Lorenzo

et NanteL Emilienne
Charrelle, Claude

et Roy, Annette
Charrette. Pau I

et Valiquette, Flore
Desrosiers, emile

et Roy, Rosa



Filion, Jerome

et BisaLlJon, Therese

Gratton, Claude

et Dinelle, Juliette

Gremer, Oscar

et Suppere, Marie Agnes

Groulx, Henri

el Briere, Berthe
McNicoll, Paul

et Marier, Simone

Meilleur, Remi

et Saint-Jean, Annette

Portelance, Joseph

et Bisaillon, Marie

Saint-Germain, Joseph

et Touchette, Veronique

Thompson, Richard

Saint-Jean, Marie Alice

1941
Deschamps, Rosario

et Lacasse, Marie Therese

Lavigne. Aurele
er Vaillancourt, Marie Jeanne

Lucille

Leonard, Alberia

et Leonard, Gisele

Lessard. Armand
et cere, Antoinette

Saint-Jean, Armand

et Blais. Gisele

Valiquette, Dollard

et Vaillancourt, Leonie

1942
Diotte, Albert

et NanteL Bernadette

Diotte, Charles

et Valiquette. Georgette
Dufresne, Lucien

et Filion, Yvette

Huberdeau, Antoine

et Bisaillon, Alice
Labelle, Joseph Treme Philippe

et Aubry, Rose
Lafleur, Herve

et Lachaine, Annette
Lesage, Paul-Emile

el Valiguette, Alma

Turpin,Orom

et Constantineau, Lucienne

1943
Blais, Gerard

et Bisaillon. Julienne

Filion. Gerard

et Valiquel~e, Rose-Anna

Girouard, Rolland

et Filion, Alice

Lacasse, Cyprien

el Saint-Louis, Colombia

Lachalne, Edgar

et Lachaine. Gisele
La mou reux, Gerard

et Forget, ,'\1ariette

Prud'homme, Jean

et Ouimet, Marie-Berthe

Riopel. Telesphore
et Maille, Florence

Sain t- Louis, Gaston

et Saint-Jean, Alice

Turgeon, Jean-Baptiste

et Valiquette, Yvette

1944
Blais, Charles-Auguste

et Forget, cecile

Boismenu, Gerard

et Ouimet, Yvette

Boismenu, Joseph

el Maille, Gisele

Durocher, Jean-Paul

et Gratton, Rita

Jacques, Gerard

et Meilleur, Marierte

Jerome. Lucien

et Briere, Leonne

Lacasse, Fran<;ois

et Girouard, Jeanne d'Arc

Leblanc, Donat

et Ouimet, Amanda

Ouimet, Adelard

et Diorte, Blanche

Ouimet, Henri

et Diotte, Yvette

Ouimet, Real

et Diotte, Jeannette

Paquette, Armand

etPaquette, Jeanne

Proteau, Lorenzo

et Lacasse. Marie-Rose

Riopel, Edgar
et 1Vlaille, Simone

Valiquette, Real

et Constantineau, Juliette

1945
Desrochers, Roger

et Briere. Laurette

Diotte, Adelard

et Ouimet, cecile

Forget, Laurent
et Brie re, ,'\.lice

Nantel, Gerard

et Valiquette, Bibiane

Samson, Gerard

et Turgeon, Jeanne d'Arc

Savard, COme

et Coursol, Agathe

1946
Beaudin, Herve

el Saint-Jean, Gilberte

Desnoyers, Remi

et Forget, Marguerite

Desrochers, Jean

et McNicoll, Helene

Filion, Rolland

et LachiUne, Jacqueline

La urin, Robert

et Prevost, G;sele

Pilote, Romeo

et Huberdeau. Rejeanne

Poudrier, Alphee

et Maille. Therese

Turpin, &lreum

et Gratton, Dorelis

1947
Bezeau, Gerard

et Suppere, cecile
Bezeau, RomuaJd

et Suppere, Gilberte

Blais, Jean-Paul

et Bisaillon, Simone
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Bourdon, Rene
et Dinelle, Henriette

Diotte, Orien t

et Lacasse, Lucille
Diotte, Roger

et Paradis, Yvette

Lachaine. Ald~ge
et Lacasse. Victoi re

Larivee, Jules
et Constantineau, Germaine

PloufTe, Jean-Marie

et Filion, Adrienne
Ricard, Joachim

et Prevost, Jeannette
Supp~re, Henri

et Valiquette, Dolores

1948
Beausejour, Louis

et Paradis, Rosa
Bertrand. Romeo

et Filion, Georgette
cere, Lau rent

el Girouard, Ther~se

Constantineau, Albert
et FiLon, Germaine

Corbeil, Leo

et Blais, Georgette
Desnoyers, Mederic

et Forget, Jeanne d'Arc

Filion, Lucien
et Constantineau, 11/1adeleine

Grenier, Leopold

et Bisaillon, Veronique
Morjn, Henri

et Paquette, Laurette
Nantel, Lucien

et Lachaine, Adeline
Pilote, Real

el Diotte, Pierrette
Poliguin, Fernand

et Roy, Simone
Richard, Dollard

et Comeau, Helene
Thibault. Germain

et Blais, Orise
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1949
Belec, Rcal

et Briere, Henriette
Filion, Jean-Paul

et Valiquette, Carmen

Leonard, Emile
et Diotte, Germaine

Martin, Maurice

et Meilleur, Fernande
Nantel. Gaston

et Valiquette, Jeannine

Prevost, Jean-Claude
et Diotte, Therese

Simard, Femand
et Lachaine, Jeannine

Taillefer, Georges
et Constantineau, Jeannette

1950
Belanger, Armand

el cere, Fernande

Belanger, Jean-Paul
el cere, Georgette

Forget, Bernard
et Huberdeau, Denise

1951
Grenier, Lucien

et Larrivee, cecile
Hatin. Simon

et Filion, Jeannine
Ouimet, Gerald

el Filion, Laurette
Papineau, Denis

et Auger, Therese

1952
Alexandre, Lindor

et Gratton, Denise
Forget, Roger

et Filion, Yvette
Gagnon, Richard

et Constanlineau, Annette
Girouard, Arthur

et Lamarche. Denise
Leblanc, Roland

el Aubry, Germaine

1953
Bazinet, Andre

et Filion, Rolande

Bezeau. Marcel
et Auger. Georgette

Gratton, Ligouri
et Filion, Noemie

Gravel, Robert

et Diotte, Fran~oise

Jacques, Lucien
et Gratton, Patricia

Leonard, Maurice
et Filion, Mariette

Saint-Jean, Osias
et Beaudry, Dorine

Touchette, Laurent
et Huberdeau, Claire

1954
Beausejour, Claude

et Forget, Raymonde
Jacques, Jean-Claude

et Bisaillon, Therese

Jacques. Roland
et Lachaine, Marcella

Lachaine. Jean-Denis
et Lachaine, Marcelle

Saint-Amour, Philippe
et cere, Martine

Valiquette. Germain
et Lachaine, Marcella

1955
Forget, Joseph

et Lachaine, Florida
Fournel, Emile

et Leblanc, Gabrielle
Girouard, Gerard

et Morgan, Shirley
Lacasse, Andre

et Larivee, Jeannine
Lebrun, Herve

et Filion, Fernande
Saint-Louis, Orner

el Brunet, Marie

Suppere, Gilles
et Lachaine, Monique



1956 et Saint-Jean, Odette Constantineau, Noel

Daoust, Fernand Richer, Gerard et Turpin, Rachel

et Dumas, Aurore et Forget. Marielle Daviauil, Yvan

Filion, Fernand Saint-Amour, Laurent et Pilon, Louise

et Valiquette, Marie·Paule et Lachaine, Gilberte Martin, Andre

Gareau. Henri Sauve, Laurent et Touchette, Lucille

et Gratton, Louise et Aubry, Simone Prud'homme, Jean-Guy

Labelle. Lu eien et Lachaine, Micheline

et Bisaillon, Fran~oise 1960
Lacelle, Robert Boi"in, Jacques 1963

et Pilon, Claire et Quenneville, Delisca Briere, Andre
Duq ue tte, 1'v\arcel et Lacasse, Lise

1957 et Bisaillon, Marguerite Diotte, Jean-Marie

Bisaillon, Ernest
Falardeau, Paul-Emile et Albert, LViarie Therese

et Dumas, Yvette
et Forget, Liliane Riopel, Jacques

Boivin. Real
Forget, Orient et Denicola"i, Carmen

et Huberdeau, Normande
et. Cloutier, Noella Turpin, Jean·Claude

Campbell, Marcel
Huneault, Jean-Guy et Grenier, Aline

et Saint-Aubin, Denise
et Forget, Juliette

PaCjuette, Felix 1964Picard, Romeo
et Pilon, Rachel

et cere, Carmen
Rousseau, Catnille

Diotte, Jules

ValiCjuette. Denis et Touchette, Denise
el Arsenault, Jeanne

et Turgeon, Claire Thuot, Roger Filion, Andre

et Forget, Ghislaine et Forget, Solange

1958 Lachaine. Reginald

Constantineau, Maurice 1961 et Alarie, Suzelle

et Leblanc, Lise Campeau, Jean-Guy
Lauzon, Rejean

Filion, Real et Valiquette, Marie-Berthe
et. Aubry, Marie-Jeanne

et Forget, Suzanne Chenier, Maurice
.Maille, Fernand

Lauzon, Fran~ois et Portelance, Rachel
et Saint-Jean, Monique

et Saint-Aubin, Gertrude Delisle, Andre
Rivest, Emile

Lortie, Roger et Constantineau, Estelle
et Diotte, Gisele

et. Lachaine, Juliette Filion, Conrad
Meilleur, Edgar et Forget, Huguette 1965

et Alarie, Gloriette Gagnon, Germain Diotte, Gerard
Pilon, Clement et Lachaine, Claudette et Diotte, Rachel

et Lacasse, Madeleine Girard, Andre Lafontaine, Gilles
Prud 'homme. Julien et Forg'et, Pierrette et Chartier, Gisele

et J acCj ues, Therese Theriault, Gilles Legault, Bernard
Saint-Jean, Jean-Guy et Diotte, Nicole et Saint-Germain, Denise

et Jacques, Liliane Thompson, Jean
Valiquette, Gaetan et JacCjues, Marie·Jeanne 1966

et Jacques, Simooe Aumont, Robert

1962 et Filion, Helene
1959 Arbour, Pierre Cronier, Jean-Marc
Diotte, Jean-Guy eL Grenier, Lise et Filion, Ghislaine

et Theriault, Emesti ne Chapelle, Serge Diotte, Gregoire
Gaudreault, Richard et Saint-Jean, Mariette et Meilleur, Nicole
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Guenette, Jean-Claude
. et Grenier. Nlarguerite
Lapiere Lefebvre. Jean-Louis

er. Meilleur, Lise
Sa.jnt-Jean, Fernand

et forget. Gisele
Tremblay, Normand

et Laeasse, cecile

1967
Chartrand, Pierre

et Laehaine. Pauline
Coulombe, Real

et Briere. Carmelle
Crepeau, Elie

et Laeasse, Denise
Diotte, Remi

et Laehalne, Marie-Paule

Filion. Gilbert
et Grenier, Claudette

LaAeur. Conrad
et Jacques, Suzanne

Latreille. Gi.lles
et Boisclair, Therese

Ouimet, Jaeques
et Alarie. Yolande

Ruggeri. Robert
et Boudrias, Eliane

Saint-Aubin, Roger
et Delage. Fernande

Saint-Jean, Andre

et Ouimet, Madeleine

1968
Belanger. Jean-Luc

et Jaeques, Nieole

Lefebvre, Marcel
et Diotte, Marie-Reine

1969
Betit, Pierre

et Cyr, Louise

Bondu, Bertrand

et Sajnt-Germain, Gilberte

Dell, Roland

et Vienneau. Rita

Saini-Jean, Robert

et Delage, cecile
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Sanche, Robert
et Pilon. Lucett.e

1970
Jacques, Gilles

et Forget, Gaetane
Lussier, Jean-Jac.ques

et Jaeques. Fran~oise

1971
Dery. Jean-Mare

et Cloutier. j\'larie- Rose

Gougeon. Gaetan
et Constanlineau. Ghislaine

Morin. Paul
et Consrantineau. Gisele

Vienneau. Edouard
et Boileau, M.icheline

1972
Auc.lair. Yvon

et Lari\-ee. j\-\onique
Briere. Gaston

et Charbonneau, Francine
Castor. Kesner

et Filion, Raymonde
Constantineau. Paul

et Sai nt-Jean, Francine
Desehamps. Serge

et Filion. Rachele
Diotte, Jean-Claude

et Valiquette, Myriam
Jacques, Denis

et Lachaine, Carole
Lauzon. Gerard

et Dion. Nicole
Noel. Bertrand

et Doucet, Carmen
VaLiqueHe. Rejean

et Vienneau, Marie-Jeanne

1973
Auelair, Jean-Pierre

et Forget, .Mon;que
LaAeur, Jacques

el Valiquette, Louise
Pilote, Gilbert

et Mayer, Lueie
Rieher, Pierre

er Filion, Gaetane

1974
Briere, Jean-Pierre

et Lacasse, Ginette
Dupuis. Carlo

et Lacasse. Murielle
Forget, Yvon

et Filion. celine
Gagnon, Alain

et Portelance. l'v\arie-Claude
Guenette, Yves

et Meilleur, Judith
Lajoie, Gaeran

et Constantineau. Gilberte

1975
Boudrias, Gustave

et Forgel, Raehel

Bourget. Jacques
et Lachaine, Solange

Charbonneau, Yvon
et Laeasse, Rachel

Desmarais. Claude
et Lafleur, Michelle

Despaties, Dominique
et Larivee, Francine

Leblanc. Albert
et Lefebvre. Nieole

Meilleur. Andre
et Gilbert, Louise

1976
Diotle. Serge

et FiJion, Ginette
Grenier, Gaetan

et Forget, Lou.ise
Leonard, Daniel

et Labelle, Diane
Lafleur, Gaetan

et Filion, Daniele
Nantel. Philippe

et Lachaine, Yolande
NanteJ. Robert

et Valiquette. Solange
Ouimet, Jean-Paul

et Labelle. Francine
RateL Robert

et Boisclair, Gisele
Villeneuve. Michel

et Lefebvre, Fleur--de-M.ai



1977 1982 1987
Cou rsol. Lau rent Boismenu. Larry Blais. Francis

et Dumas, Angele et Lachaine, Louise et Lachaine. Chantal

Falardeau. Serge Diotte. Jude Gingras, Roger

et Nantel. Brigitte et Nantel. Anne et Diotte, Huguette

Garneau, Mario Dumas. Michel Grenier. Oscar

et Pilon, Colette et Lefebvre. Suzanne el Lachaine, Elisabeth

Page. Andre Labelle, Pierre Lefebvre, Gaetan

et Meilleur. Suzanne et Simard. Estelle et Saint-Jean, Louise

Paquet, Martin Marier, l\1aurice Letourneau. Guy

et Nantel. Diane et Valiquette. Jacinthe et Meilleur. Louise

Richer. Dominique
et Filion, Marie-Claude 1983 1988

Cleroux. Gilles Landreville. Patrick
1978 et Saint-Jean. Lise et Filion. Martine
Dion, Clement Chenier. Claude Pilon, /\1are

er Lefebvre. l\1arie-Claire et Pon:elance, Archange et Sanche. Manon
Rocheleau, Robert Saint-Germain, Claude

et Dione, Clemence et Valiquette. Johanne 1989
Saint-Jean, Claude Saint·Jean, Gilles Meloche, Claude

et Nantel, Claudine et Laehaine. Johanne et Bailly. Paulette
Vincent. Michel Sainl-Jea.n, Pierre Viger. Gerald

et Leblanc, Angele et Dumas, Pauline et Theriault. Micheline
Touchette. Michel

1979 el Lauzon, Nicole 1990
Chartrand, Gaetan Valiquette, Alain

Lacroix, Christian
et Meilleur. Michelle et Gilben:, Danielle

Heafy. Michel
et Saint.Jean, Monique

et Lafleur, Liliane 1984 1991
Maisonneuve. Roger Filion. Claude

et Diotte, Josee et Filion. Lucie
Saini-Jean, Ga.etan Papineau, Yves Maille. Christian

et Saint·Jean. Yolande et Arbour, Lyne et Lavaule, Franci ne

Valiquette, Normand
1992et Lefebvre, Sylvie 1985

Leduc, Marcel Charbonneau, Telesphore

1980 el Labelle, "'\anon et Thibeault. Diana

Ouimet, Marcel Thibodeau, Denis

et Labelle, Sylvie 1986 et Fontaine. Nathalie

Gauthier. Richard 19931981 et Saint-Jean. tdith
Belisle. Gerard Plouffe. Sylvain Chartier, Sylvain

et Lafleur, Suzel et Saint-Jean, Manon et Dumont, Josee

Cleroux, Denis Saint-Jean, Bernard Filion. Luc

et Dumas, Suzanne et Plouffe, Sylvie et Saint-Jean, Nathalie

Daneause. Charles Labelle, Michel

et Filion, Louise et Biron, MichHe

199au. Iii Jerivier~.Co nt m I!



Nadeau, Richard
et Forget, Linda

Saint-Jean, Marcel

el Lamontagne, Chantal

1994
Aucun
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1995
Fontaine, Guy

et Despard, Nathalie

1996
Caron, Sylvain

et Morris, Nancy

1997
Aucun

-



1898
Charbonneau,

(bebe) enfant de Fran~ojs

Valiquette, Magloire

1899
Daoust, Christianna
Daoust, Marie Ange
Labelle, Alphonsine
Labelle, Josepb Eugene
Labelle, Jules Edouard
Ucuyer, Menesippe
Philion, Thel'esia
Poiriel', Marie Angelina
Therien. Joseph A1cide Bruno

1900
Aquin, Maria
Beaudry, (bebe) eufant de Ovide
Charbonneau,

(bebe) enfant de Fran~ois

Deschamps, Marie Rose Alma
Garneau, Damase
LabeUe, ,lv\arie Rose
Lacasse,

(hebe) enfant de Rodrigue
Lachaine, Emma
Lachaine, Joseph Donat
McKanabe, Thomas
Sarazin,

(bebe) enfant de Charles
Tessier, Joseph J ean- Baptiste
Touchette,

(bebe) enfant de Josephat

1901
Bazinet. Albina
Bazinet, (bebe) enfant de Hilaire
Charbonneau, Marie
Daoust, Edmond
Dufort, Albina Juliette
Hughes, John
LabeUe, fl-tarie Albertine
LabeUe, Marie Bertha
Lacasse, Donat

SEPULTURES
Lacasse, Joseph Rosa rio
Larocque,

ktarie Angelina Rose-de- Lima
Pauze, Beatrice
Piche, Uonard
Roy, Emma
Therien, Marie Blanche
Valiquette,

(bebe) enfant de Casimi,'

1902
BisaiUon, Bertha
Charbonneau, Anna
Charbonneau, Fran~ois

Chartier, Marie
Constantineau, Evangeliste
Daoust, Amanda PhiJomene
Godrnaire, Joseph Henri
Lacasse. Joseph Bruno
Maille, CyriJle
Na-ult, Marie Jeanne
Poirier, Marie Antoinette
Proulx, Marie-Louise
Saint-Germain,

(bebe) enfant de Edmond

1903
Bisaillon,

(hebe) enfant de Ferdinand
Constant"ineau, Marie Irene
Deschamps, Odile
Godmaire, Georges
Gravel. Joseph
Laforce, Louise
Lamoureux, Marie
Lefaivre, Noe Adonias
Lefaivre, (bebe) enfant de Noe
Lefebvre, Marie-Louise
Monarque, FJavie
Nault, (bebe) enfant de Joseph
Poirier, ktarie Gertrude
Therian, Zacharie
Rivet, Bertha
Saint-Louis,

(hebe) enfant de Eusebe
Touchette, Evrard

1904
Bisaillon, Marie Yvonne
BisaiUon. avila
Carriere, lfurguerite
Duponcelle,

(bebe) enfant de Alphonse
Forget, celina
Fortin, Philippe
Lachaine, Arthur
Lachaine, Joseph Alfred
Lachaine, Joseph Arthur
Leclair, Maria
MeGreguer, ktarie-Louise
Pauze, Elodie

1905
Bisaillon, Mo-ise
Bisaillon. Romeo
Charette, Hermine
Chartier,

(be be) eofant de Ferdinand
Daoust, r\'laxime
Daoust, J\1o"ise
Guerin, \ViJbroad
Lachaine,

(b eb e) en fant de Treme
Lachaine, Joseph
Lachaine,

Joseph Charles Auguste
Lamoureux, Fran~ois

Ouimette. Joseph Alfred
Patenaude.

(he be) enfant de Arthur
Poirier, Marie Anne
Therien, Telesphore
Valiquette, Henri
Valiquette, Olivier Guillaume

1906
Beauchamps, Malvina
Bonnin, Marguerite
Carriere, Noe
Daoust,

(hebe) enfant de Maxime
Daoust, Euclide
Daoust, Maxime
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Genereux, Lucie
Guerin, Thaise

Labelle, Marie Azilda
Lamoureux, Marie-Louise
Ouimet, Gerard
Paradis, Ezilda

Poirier, Blanche Vitaline
Portelance, Joseph Cleophas
Saint-Jean.

(bebe) enfant de Edouard

1907
Beaulieu, Julie
Daigneault, A.Ithemise
Evans, Marguerite
Foisy, Joseph Fortunat Romeo

Joseph (parent inconnu)
Labelle, AJice
Lachaine,

(bebe) enfant de Hormidas
Potvin, Marie-Rose

Saint-Jean. Marie
Valiquette,

(bebe) enfant de William

1908
Bataillard, (bebe) en/ant de Leon

Bourret Eugenie

Briere, Marie E'!odie Simone

Briere, Marie Leonne Antoinette

Carriere, Hermenegilde

Constantineau, Dolphis

Da.oust, Jeanne

Foisy, Marie Ange Juliette

Lacasse, Joseph

Lachaine, Joseph AJcide

Larocque, Rose De Lima

Marier, l\1arie Ida

Moreau, Desire

Ouimet, AJbertina
Paquette. Lea
Piche, Emile

Poirier, Marie Eliza
Portelance, Rosa-Alba

Valiquette,
(bebe) enfant de William

Valiquette, Laura

1909
Aubry, Clodomir
Auge, Clementine
Bisaillon,

(bebe) enfant de Ferdinand
Campeau, Delima

Campeau. Marguerite
Chenier, Edna

Demeule, Josephine
Deschamps, Auguste
Deslauriers, cecile
Dumas, Napoleon

Lachaine. Mathias
Larocque, Osias AJbert
Lauzon, Alcide
Lauzon, Marie-Anne

Legault, (bebe) enfant de Joseph
Millette, Virginie

Ouimet, Herve
Paquet, Delima
Paquet, Eva

Philion, Jeanne
Saint-Jean,

(bebe) enfant de Edouard
Touchette, Noe

1910
Briere, (bebe) enfant de Armand

Briere, Bernadette

Foisy, Fran~ois

Gauthier, Fran<;ois

Gauthier, Philomene

Labelle, Henriette

Labelle, Joseph Napoleon

Lachaine. Marie Liane Aurore

Lauzon, Malvina

M..arier, William

Raymond, Ernest

Saint-Jean,

(bebe) enfant de Edouard

1911
Aubry, Marie Laura Eva
Bisaillon, Leonne
Boisclair, Adele
Boue, Pierre
Bourque,

(bebe) enfant de Wilfrid

Bourque, Marie Aurore

Charbonneau, Philippe
Deschamps, Ephrem
Garneau, Pierre
Gaudreau, Auguslin
Lauzon, Ferdinand
Lauzon, Joseph Adonias

Maille, (bebe) enfant de Patrick
Maille, Hyacinthe Jr
[...\aille, Michel

Marier, Joseph
Emilien Hector Ferdinand

Piche, Marie Laura Alberte
Poirier, Blanche Berthe Delisca
Potvin, Honore
Valiquette, Delia
Valiquette, Leonard

Valiquette, Marie Aurore

1912
Beaudry, ll'larie Louise

Bisaillon, Marie-Louise
Campeau, Diana
Campeau, Michel
Daoust, Anastase
Desnoyers, Marcelin
Faubert, (bebe) enfant de Neree
Fortin, Thomas
Guerin, Jean-Paul

Guindon, Marie Helene

Guindon, Olympe
Larocque, Donalda
Paradis, (bebe) enfant de David
Paradis, Marie Ange Yvonne
Poirie r, Isa'ie

1913
Amyotte, Marie Aurore
Deschamps, Joseph Valmore
Faubert, (bebe) enfant de Neree
Guerin, Jean Paul
Larocque, Marie AJbertine
L'Ecuyer, Napoleon
Maille, Hyacinthe
Saint-Jean,

(bebe) enfant de Edouard
Turpin, Joseph
Valiquette, Adrien
Valiquette, Aurore
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1914
Beausejour, Alphonse

Beauvais. Joseph Conrad
Bisaillon, Marie Agnes
Brunet. (bebe) enfanr de Raoul
Campeau, Julianne
Chartier, Maria

Daigneault, Joseph Almand Uo
Deschamps, Gerard
Foisy, Edouard
Gaudreau, Cygeoffroy
Hebert, Octavie
MaJle, Emelia

Marier, Joseph Althur
Marier, Marie Ernestine
Paradis, WJJrid
pJon. Alexis

Poirier. WJfrid Napoleon
Turgeon, Louis Paul

1915
Arbique,

(hebe) enfant de Theodule
Beaulieu, Alcide
Brune[, (bebe) enfant de Raoul
Chalifoux, M.arie Albertine
Chart ie r, Geoffroy
Hebert, Paul
Gagne, (bebe) enfant de Arthur
Labelle, Joseph

Laroeque. Marie Anne
Legault. Mathilda
M.arier, Ida

Nadeau, Georges
PJon, Alexis
Roy,Omer

Saint-J ean,
(bebe) enfant de Edouard

1916
Briere, Delphis

Brune[, (bebe) enfant de Raoul
Diotte. Pierre-Paul
Gaudreault. Joseph
Guerin. Henri
Guerin, MoYse

Houde, Georges EmJe
Larocque, cecile

Larocque, Donat
Legare, Uocadie
Paradis, (hebe) enfant de Ovila
Portelance,

(bebe) enfant de Wilfrid
Turpin, Joseph Conrad Euge~e

Valiquette. Adelard

1917
Desjardins, Ferine
Chartier,

(bebe) enfant de Ferdinand
Gaudreau, Maurice Edouard
Lavoie, Mathilde

Legault, Marguerite
Massie. Mlllvina

Nadon. Rose de Lima
Portelance.

(bebe) enfant de Omer

Peiffer, Joseph O"ila Dieudonne
Rivet, Joseph Henri Irenee

1918
Beausejour, Archange
Bigras, Josephine
Bisaillon, Joseph M.arcel
Campeau, Joseph
Campeau, PhJomene
Charette, Bertha
Charette, Marie

Chartier, Lucienne

Deschamps. Laurette
Deschamps. Paul
Diotte, Adelard
Gendron, Marie Therese
Huberdeau,

(bebe) enfant de Joseph
Lachaine, Divina

Larocque, Eleonore
Larocque, Louis
Legault, William John
Paquette, Hilaire
Pare, Paul EmJe
Piehe, Henri
Portelance, Emile
Valiquette, Edmond

1919
Baudrillat, Lucille
Beaulieu, Clementine

Beausejour. Claude
Bisaillon, Paul
Chamberland, Rosalie
Charette,

(hebe) enfant de Anaclet

Charette, Joseph Diomede
Coriveau, Joseph
Gaudreau, Edmond

Lamoureux, Marie Louise
Lamoureux, MOise

Martel. Pi erre
Ouimet, Joseph
PeifTer, Marie Leopoldine

1920
Amyot, Sophie
Beausejour, Marie-Berthe
Blais, Rene
Bou rassa, EI ise
Briere,

Joseph -enfant de Armand
Charbonneau, Juliette
Daigneault, Jose ph

Desjardins, Simone
Gaudreau, Jeanne Emilie
Hebert, Emilie
Lachaine, Yvonne
Lachaine, Rosina
Larocque, Martial

Legault, Marie Rose Anne
Maille, Fernand
Marier, ceJine

Paquet, Charles-Edouard
Saint-Jean, William
Valiquette, Lucien

1921
Constantineau, Bernadette
Filion, Anne Marguerite
Gaudreau, (hebe)

enfant de Jean-Baptiste
Pilon, Henri

Strasbou rg,
(hebe) enfant de Alexandre
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1922
Beaulieu, Rose De Lima
Belair, Aurele Henri
Bisaillon, Marie Cecile Alice
Boisclair, J ean- Louis

Campeau, Edouard
Constantineau, Marie-Ange
Deschamps, Laurette
Diotte, Jean Mathias
Garneau,

(bebe) enfant de Damase
Lachaine, Alzire

Lachaine.
(bebe) enfant de Joseph

L'Arrivee, Simone
Latreille, Joseph Edgar
Lauzon, Marguerite
Paquet,

(bebe) enfant de Alphonse
Portelance, Rollande
Saint-Aubin, Germaine
Valiquette, Wilfrid

1923
Beausejour, Jeannette Marie
Beausejour,

Marie Alzire Amanda

Bisaillon, Joseph Jean-Paul
Campeau, Fran«ois
Chartier, cecile
Du mas, Gerard
Garneau, Adrien
Gaudreau, (bebe)

enfant de Jean-Baptiste
Gaudreau, Joseph
Gaudreau, Noe

Larocque.
(bebe) enfant de Donal

Legault, Annette
Legault, Leo Victor
Pilon, Joseph
Portelance,

(bebe) enfant de Orner
Turcotte, Elmire

1924
Bazinet. Olympe
Boisclair, Lou is

Chartier, Anna

Deschamps, Armand
Deschamps,

(behe) enfant de Louis
Deschamps, Marcel
Deschamps, Louis Joseph
De Repentigny, Elizabeth
Diotte, Joseph

Lorenzo Marcel Lucien

Diotte, Joseph Julien Henri
Guerin, Marie Gertrude Lorette
Lacasse, Telesphore

Lagace, Romeo Oscar
L'Arrivee,

Joseph Armand Alben:
Lauzon, Jeanne d'Arc

Pilon, "vlane Louise
Saint-Jean,

Marie Aurore Germaine
Valiquette. Joseph Roger

1925
Beau.lieu,

Joseph Leopold Alberic
Belisle, Rose

Bisaillon, Zenophile
Daigneault, Marie Jacqueline
Deschamps, Helie

Filion, (bebe) enfant de Adrien
Gaudreau,

(bebe) enfant de J .•Baptiste
Gaudreau, Malvina

Lachaine. Orient
Lamoureux, Rosario

Thibault, Malvina

1926
Beaudry. David
Briere, Paul
Brunet, Joseph Jean Ma.rc
Conslantineau,

Joseph Jean Louis Lucien
Cousineau. Rose.de-Llma
Diotte. (bebe) enfant de Emile
Dumas. Joseph Emile Noel
Gratton. Lionel
Huberdeau. Paul
Labelle, Eulalie
Lacasse. Raymond Claude

Massy, Marie

Mentha. Rosalie
Poirier, !Iouchel
Portelance,

(bebe) enfant de Omer

1927
Boudrias, Andre
Bourque,

(bebe) enfant de Adrien
Brisebois, Clementine
Dumas,

(bebe) enfant de Joachim
Gratt.on. Jean Paul
Grenier, Gaston

Guerin. Simeon
Portelancc.

(be be) enfant de Orner
Saint-Jean, (bebe) enfant de Elie

Valiquette, Joseph Emilien Guy
Valiquette. Paul

1928
Boisclair. Gedeon
Constantineau, Lucien
Daigneault. Hercule
Diotte. Marie Laura Rollande

Lachaine. Raymond
Pilon, Albert
Portelance, Malvina

Prevost, Marie Madeleine
Valiquette,

(behe) enfant de Joseph

1929
Beausejour, Josephine

Beaulieu, Leon

Boisclair.

Marie Therese Beatrice

Bourque. Alfred

Clavel. Amanda

Chartier, Georgianna

Constantineau. Delphine

Constantineau, Julien Adelard

Gratton, Edgard

Garneau, Maurice

Lavoie, Flore

Poirier, Stanislas
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Portelance, Therese

Roy,Omcr

Saint-Jean,

Marie Irene Marcelle

1930
Bisaillon, Ferdinand

Briere, Marie Louise

Deguire, Tharsile

Diotte, Joseph Clement

Forget, Eiie

Gratton, Marie Anna

Grenier,

Joseph -enfant de J.·PauJ

Touchette,

Joseph FernaCld Ger,lrd

Valiquette, Claude

Valiquette. Joseph Henri

Valiquette,

l....1arie Rose Prudentienne

Valiquette, ~ymond

1931
Beausejour, Alphonse

Briere, Rosario

Diotte, Pierre Emile
Fortin, tVlarie

Lavigne,

Joseph Edmond Richard

Portelance, Joseph Andre Rheal

Prevost, Joseph Gaston Fernand

Saint-J ean, Alphonse

1932
Boisclair, Anita

Boudrias,

Marie Pierrette Felicite

Charrelte, Napoleon

Diotte, (bebe) enfant de Julien
Filion, Adolphe

Gratton, Joseph Jean

Jacques, Rose de Lima
Touchette,

Joseph Gerald Gaston

Valiquette, Josephine

1933
Chalifoux, Joseph

Charette, Lucienne

Diotte, Joseph Eugene Guy

Lacasse, Pierre

Larocque, Donat

Prevost, Romuald

Saint-Aubin.

Joseph Gaston M.ichel

1934
Constantineau,

Joseph Julien AClge Albert

Deschamps, Marie Anne

Diotte,
(bebe) enfant de Sigefroid

Lacasse, Joseph Gerald Guy

Lachaine, Joseph

L'Ecuye r, EloYse

Massy. i'I'larie Pierrette

Ouimet. Marie Rollande Gizele

1935
Bisaillon,

Joseph Dieudonne Femand

Huberdeau, Helene
Labelle, David

Leblanc. Lucien

KLntel, Herve

'billon, Marie Liliane Donalda

1936
Bisaillon, Alderic
Brunet, Leandre
Faubert, Nel"lie
Filion,

Joseph Adrien Jean Claude
MeKennabee, Mary Ann
Prevost,

Marie l1ernadette LuciUe
Quenneville,

Joseph Andre Yvan
Saint-Louis,

Joseph Marc Rejean

1937
Charrerte, Marie Claire Aline

Deschamps, Annette
Gratton, Marie Annette
Labelle,

(bebe) enfant de Adelard

Lamoureux,

Marie Gisele Huguette

Maille, Charles Emile

Menard, Eudoxie

Prevost, Mat:ilde

Quenneville,

Marie Claire Denise

Saint-Aubin, Auguste

1938
Charron, M.arguerite

Constant:ineau, Regina

Filion, Marie cecile Madeleine

Filion, Marie Laura Fran90ise

Forget, Gizele

Garneau, PhilomeCle

Lauzon, Joseph

Lefevre, Marie Priscile

Leonard, Alphonse

U:onard, Rollande Madeleine

Prevost, Esther

Robineau. Euphrasyle

Touchette, Josephat

Valiquette, William

1939
Daoust, Hormidas

Desjardins, Donat

Filion, Marie Germaine Gisele

Gravel, Josephine
Huberdeau, Rose

Rivet, Pierre

Saint-Jean,

Joseph Liguori Raymond

Valiquette, HermeClegilde

1940
Dumas, Pierre Paul

Lamoureux, Cordelia

Paquette, Olive

1941
Briere, Valentine
Charbonneau,

(bebe) enfant de Paul

Charrerte, Joseph Jean Claude

Coursol. (hebe) enfant de Alfred

Diotte, Pierre
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FJion. Noe
Forget, Joseph Armand Marcel

Forget, Joseph Lucien
Gratton, Albert
Huberdeau. Josaphat

Labelle,
Marie Madeleine Clemence

L'Arrivee. Rosario

Massy• .Marie Jeanne
McNicol!.

Marie Rollande Huguette
Ouimet, Marie Paule Rhea
Paquet, Delima

Saint-Jean.
(bebe) enfant de Orner

Saint-Jean, Edouard

1942
Lacasse, Pierrette
Lachaine,

Marie Jeannette Raymonde

1943
Forget. Mo'ise
Lachaine, Arthur
Lachaine, J ean-l'I'1arc
Laehaine, Lise
Lamoureux,

.Marie Nicole Odette
Lauzon, Hermeline
Leonard. Yvonne
Nantel, Edmond
Ouellette, Jeanne
Saint-Jean,

Marie Rachel Germaine

1944
Bisaillon, Anna
Boisclair, Rolland
Conslantineau,

Joseph GCltes Gerald
Prevost, Albert
Saint-Jean, Arthur
Saint-Jean,

Joseph Robert Denis

1945
Beaudry, Emma
Brazeau, Victoria

Charette.
(bebe) enfant de Adelard

Constantineau, Joseph
Filion, Roger Clement

Forget, Marie-Osite
Gratton, (hebe) enfant de Claude
Lefebvre, Josephine
Lepine,

(be:be) enfant de Armand
Massy, l'v\arie Suzanne Monique
Ouimet, Ghislaine
Poirier, CyriJle
Portelance, Albert

Turcotte, Auguste

Suppere, Roger

1946
Auger, Fran~oise

Bell, Armand
Charette,

(hebe) enfant de Adelard
Chartier. William

Cyr. Joseph
Diotte. Maximilien
Faion, Liguori

Forget. Gilles
Forget,

Marie Micheline Paulette

Goyer, Rodrigue
Huberdeau, Joseph
Labelle. Philomene
Lachaine,

(hebe) enfant de Honorius
Lachaine, Francine

Leonard. Marie
Meilleur, Jules
l\1.ihonabe, Jean-Baptiste
Nantel. Joseph Normand
Paon, Antoinette
Raeine. Charles Femand
Rivest, Josephine
Saint-Jean,

(hebe) enfant de Omer

1947
Boudreau, Antonio
Briere, Antoinette

Campeau. Edmond
Charrette, Donat

Diotte. Annette
Dravigne, Gustave
Filion, Adrien

Gauthier, .Marie-Reine
Lachaine, Alfred
Lachaine, Treme
Lachaine, Guy
Mackanabe, Abraham

Nadeau, Theodore

Turgeon. Joseph
Valiquette, Jean-Marie

1948
Chasles. Aime
Filion, Gilles

Lacasse. Joseph Mo"ise Stanley
Lachaine, Joseph Yvan Gerard
Lamoureux, Donat
Lincourt, Rosa

1949
Charette,

Joseph -enfant de Adelard
Forget, Fran~oise Fernande

Goule~, Alphonse
Larrivee, Lise Gislaine
Lavigne, Frezina
Pilon, Rose
Valiquette, Aime

1950
Aubry, Magloire
Blais, Jean-Pierre
Brousseau, £Iie

Constantineau.
Joseph -enfant de Germain

Diotte. So)anges
Forget. Jean-Marie
Garneau. Marie Gertrude
Lacasse. Clement
Laehaine, Amanda
Lachaine, Denis
Vaillancourt, Angelina

Valiquette. Rapbael

1951
Beaudry, Louis
Diottc, Jean-Maurice
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Gratton, Joseph
LacLaine, Rodrigue
Lajoie, Joseph -enfant de Oscar
Larrivee, Pierrette
Leblanc, Gerard
Prevost, Arthur
Touchette, Aimec

1952
Cloutier.

Joseph -enFant de Arthur
Dion. Eugene
Guerin. Marie·Anne
Larivee, Michel

1953
Briere. Armand
Constantineau.

(bebe) enFant de Richard
Lachaine, Willie
NanteL Marie -enfant de Lucien
Saint-Aubin, Gaston
Savard, Annette
Suppere, Bernard
Valiquette, Conrad

1954
Brisebois. Vicloire
cere. (bebe) enFant de Laurent
CLampagne,

(bebe) enfant de Raoul
Constancineau, Calixtc
Constancineau, Isaac
Desloges, Pamela
FiJion. Madeleine
Lachaine, Adelard
Lachaine, Hector
Lamoureux, Mo'ise
MaJI€, (bebe) enfant de Julien
Portelance. Alexina

1955
Beauchamp, DomitiJde
Bisaillon, Eva
Lavignc. Joseph
Leroux, Parmelia
Ouimet, Amanda
Turcottc, Marie

Turpin, Gilberl
Valiquette, Alfred

1956
Bourdon. Fidelia
Duquette. Melodie
Lacasse. Fran')'ois
Lacasse, Rodrigue
Lajeunesse, Nathalie
Leblanc. Louis
Leblanc.

fl.1.a.rie -enfant de Roland
Nadeau. Marie-Louise
Ouimet, Alcide
Raymond. Exilia
Suppere, Marie ·enfant de Gilles

1957
Chalifoux, Delia
Constantineau, Julienne
Desjardins.Orise
Dubois. Delphine
Filion, Lucien
Suppere, Georges
Valiquette, Fran')'ois R€jean

1958
Cadorette, Emma
Chartier, fl.1.a.rie Nicole Lise
Lachaine. Alain
Leblanc,

(bebe) enfan 1de Roland
Paquettc, Jean Baptiste
Turpin. Joseph
Valiquette, Hermenegilde
Valiquette, Robert

1959
Nantel. Roseline
Labelle, Amanda
Saint-Aubin, Daniel

1960
Dufour. l'v\a.rie Louise
Leblanc, Jean· Paul
Lefebvre, Yvon
l\'lcNicoll, Albert
Valiquette, Joseph

Valiquette, Olivier

1961
Grenier, Jeanne d'Arc
Labelle, Flore
Maille, Joseph
Marier. Fran')'ois
Murray, Elzear
Saine-Jean.

Joseph ·enFant de Gaston
Tremhlay, L.lura

1962
Charrelte, Bernadette
Filion. CCcJe
Hughes, Bertha
Hughes, Georgianna
Larocque, Rose-Anna
Ouellette, Mario
Turgeon, Bernard

1963
Forget, t\ntonio
Lamoureux, Oscar
Massy, Onesime
Saint-Germain, Edmond

1964
Constantineau, Francc
Dumas. Julien
FJion, Eva
MaiU€. Conrad
Saint-Jean. £lie

1965
Gratton, (be be) cnfant de Lucien
Guerin, Charles-Emile
Leblanc, Edouard
PorteliU1ce, Alfred
Prevost. Ubald
Sarrazin, Amanda
Suppere. Jovite

1966
Lachaine, }-Ionorius
Saint-Jean, Claudine
Valiquette. Henri
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1967 1975 LaOeur, Herve

L'Anivee. Joseph Dione, Lydia Lefebvre, Florida

Lepine, Adrienne Filion, Yvonne Poissant, Nwcel

Suppere, Agn"" Forget. Clarisse

Touchette, cecilia Gratton, Denis 1982
Huberdeau, l\o\arguerite Boyer, ;'\'tarie-Louise

1968 Lacasse, Donat Forget, Joseph

Laramee, Demense
Mealeur, Sylvain Lachaine, Jean-Luc

L<lzure, Raymond
Morin, Henri Lepine. Rosanna

Touchette, Ernest
Saint-Gennain, Denise 1976 Turcotte. Blanche

1969
Filion, Real
Lacasse, Mathias 1983

Daigneault. l\1<lrie-Reine McNicoll. Albert-Ferdinand

Filion, Denis 1977 Saint-Jean. Oscar

Gauthier, Albina Diotte. Emile

Na.ntel, Gilles Filion, Valentine 1984
Turcotte. Marie-Anne Lacasse, Victorin Brunet, Mary

Lepine, Armand Filion, Albert

1970 Valiquette, Lorenzo Jacques, Napoleon

Chartier. GeofFroy 1978
Jacques, Ulric
Lacasse, Oscar

Chasles, Blanche Beausejour, Laura Lacasse, Vicloire
McNicol!, Paul Brunet, Blanche Valiquette, Paul-Emile
Paradis, Germaine Dion. Roger
Touchette, Romeo Doucet. Emmanuel 1985

1971
Lachaine, Annette Briere. Fernand

Maille, Maurice Daoust, Leo

Pilon, Aquila Marier, Edouard Diotte, Josaphat

Roy, Napoleon
DuponceUe, Rose-de-Lima

Daigneault. Bruno 1979 Forget, Blanche

Dumas, Joachitn Dravigne, Marie-Rose leFebvre, Micheline

Glrouard, Jeanne d'Arc Maille, Rene Meilleur, Arthur

Thibeault, Marie-Dolosa Portelance, Telesphore

1972 Turgeon, Joseph.Aime
1986

Bisaillon. Henri
Dion, Herve

1980 Aubry, Hector

Thibeault, Dieudonne
Aubry, Claude Briere, Eugenie

Charlier, Salomon Constantineau, Alexandre

1973 Deschamps, Rosario Hug hes, The rese

Ouellette, Michel
Filion, Jerome Lacasse, Gertnain

Prevost, Gertmde
Lacasse, Marie-Rose Lachaine, Bernadette

Saint-Aubin, Vietor
Lachaine, Florida Lachaine, Marie

Massy, Philippe
Nantel, Eva

1974 MeiUeur, (bebe) enfant de Vital
Pilon, Romeo

FiJion, Emile
Valiquette, Donat 1987

Gratton. Napoleon 1981 Constanlineau, Jerome
Sa.int-Louis, MoYse Lacasse, Henri

Constanl ineau, Lionel

Lachaine, Lionel
Desehamps, Marc
Labelle, Armand
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Lepine, Romeo 1991 Constantineau. Germain
Lorrie, Laetitia Constantineau, Roger Forget, Napoleon
Saint-Jean,Osias Filion, Armand Huberdeau. Irene

Forget, Louise Saint·Germain, Joseph
1988 Jacques, Rejean Turgeon. Imelda
Arbic, Leonidas Levesque, Marie-Anne
Aubry, Aime jV\aJJe, WJlie 1995
Gingras, Roger /'v\assy, ,''>'lane Boucher, Rita
Hebert, Charlemagne Nante!. Lucien Duquette, Francine
Hughes, Dieudonne Saint-Jean,Omer Touchette, Veronique
Quenneville, Ravana

1992 1996
1989 Constantineau, Annette Daigneault. Albertine
Diotte, Laura Constantineau, Maurice Daigneault. Romeo
G,enier. Oscar Filion, Bernard Grenier, Jean-Claude
Hughes. Yvonne Saint-Aubin. Emile Hamel, Marguerite
lefebvre, Ernest Turpin,Oram
Portelance, Joseph 1993
Saint-Jean, Noe Boisclair, Laura 1997

Forget, Jean-Paul Diotte, Jules
1990 Latreille, Yvonne Gregoire. cecile
Daigneault, Margue,ite WUWI1, Marie-Rose Lacasse. Aurore
Labelle, Germaine Sainr-Aubin, Dorina Leblanc. Monique
Lamoureux. Adrien Sainr-Jean, Aggee Lefebv,e, 1'vLlunce
Leonard, Simone Valiquette, Jacqueline Meilleur, Charles
Roy, Marcel Paquin, Lise
Saint-Jean, Aurore 1994 Saint·Jean, Jeanne Mance
Turpin, Jean-Claude Belisle, Jean-Guy
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SITUATION HISTORIQlJE

u moment de la fondation de Kiamika, I'education au
Quebec a deja une longue histoire. Deja au XVIIe

siecle, I'enseignement elementaire etait dispense dans
les grands centres tels que Montreal, Quebec et Trois

Rivieres. Dans ]a plupart des villages eloignes, les ecoles
sont apparues au debut dll XVIIle sieele.

Convoitee tantot par l'Etat, plus souvent par l':Eglise, l'education
suscite de nombreuses que relies qui ne laisserent pas indifferents nos
ancetres. Les tenants de I'education et ses opposants, qui ne voient dans
l'instruction que futilite et inutilite, ont souvent croise Ie fer.

Sous Ie regime anglais, a partir de 1763, cinq grandes lois
scolaires seront instaurees et remplacees successivement. L'education
passe ainsi des mains de l'Etat a celles de l'Eglise et vice versa.

En 1801, la premiere grande loi scolaire cree (d'[fkftitulum roya!.e».

Cet organisme etablit un reseau d'ecoles: elementaires, modeles et
universitaires. Cette loi vise egalement it minimiser Ie role de I'Eglise
dans l'education; la neutralite religieuse est acquise, et ce, au grand
desespoir des eveques de I'epoque. L'Etat a donc tous les pouvoirs.

En 1824, la deuxieme grande loi scolaire fonde les (dcoLu de
/abriquccf ». Consequemment, les cures et les marguilliers assument la
responsabilite de l'ecole paroissiale a meme leurs revenus. Tres tot, ils
realiseront leur incapacite it subvenir financierement aUK besoins d'une
population scolaire grandissante.
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En 1829, la troisieme grande loi scoJaire cree les «ecoLed oe
dynoicd». Elle redonne a I'f-tat certains pouvoirs. La construction
d'ecoles et la remuneration des maltres sont assurees par des
subventions de l'assemblee legislative.

En 1841, la quatrieme grande loi scolaire etablit Ie poste de
commissaires d'ecoles elus et, surtout, elle impose la taxe scolaire

fonciere. Cette loi, tres impopulaire. provoque une vague de
mecontentement dans la population.

En 1845, une cinquieme et dernihe grande loi scolaire remplace
la taxe obligatoire de 1841 par la contribution volontaire. Dne grande
victoire pour certains contribuables, mais qui sera de courte duree. En
effet, en 1846, une annee seulement apres son adoption, une nouvelle loi
retablit les taxes scolaires foncieres obligatoires en plus d'imposer une
retribution mensuelle pour ceux qui envoient des enfants aux ecoles.
Dne certaine partie de la population se revolte et refuse de payer les
taxes imposees par la loi. Ainsi s'amorce j'une des polemiques les plus
violentes de notre histoire, mieux connue sous Ie nom de «gu.erre Oed

etelgnOird ». Les consequences sont dramatiques; de nombreuses ecoles
sont volontairement brQlees. Pour contrer ce mouvement de violence, en
1851, on a recours au systeme d'inspectorat des ecoles. L'inspecteur se

,voit conBer la delicate tache de convaincre Ie peuple quebecois du bien
fonde de la taxe scolaire obligatoire. Les campagnes d'information
porterent leurs fruits, puisqu'en 1855, la presque totalite des
municipalites acceptent Ie principe de la taxation obligatoire.

Le regne de I'Etat durait depuis presque quarante ans lorsque
)'on songe a separer l'education de la politique. Par consequent, en 1867,
Ie Bas et Ie Haut-Canada assument l'entiere responsabilite de l'education

sur leur territoire respectif. Toutes les ecoles de la province endossent le
principe de la confessionnaJite. Le Conseil de l'instruction publique est
reorganise en deux comites independants J'un de l'autre: Ie comite
catholique et le comite protestant. Ce sont les deux comites qui
garantissent la direction des affaires scolaires selon la denomination
religieuse. Ces structures seront presque inamovibles jusqu'en 1960,
moment Oll s'amorcera la grande reforme scolaire au Quebec.

Tel etait Ie systeme d'instruction au Quebec au moment Oll la vie
scolaire prend racine it Kiamika.
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LES ORlGINES
Lors d'une memorable expedition organisee dans Ie nord-ouest de Ja
province de Quebec au mois de juillet 1901, Lomer Gouin, Ie ministre de
la Colonisation, se rend dans Ja municipalite de Kiamika. Une imposante
delegation de politiciens et de journalistes l'accompagne.

Partis tot Ie matin du 23 juillet de la gare Viger de Montreal, les
voyageurs, apres des arrets a Labelle, l'Annonciation, i'Ascension et
Nominingue, arrivent Ie 24 juillet en apres-midi dans la municipalite de
Saint-Gerard-de-Montarville. La, Je cure Lemonde et de nombreux
paroissiens accueillent chaleureusement Ie groupe de notables visiteurs.
En plus du ministre Gouin, on retrouve Ie depute provincial de la
region: Charles Major; deux autres deputes provinciaux: Jean Prevost
et C. S. Cherrier; Ie maire de Montreal: Raymond Prefontaine; Ie juge
Lanctot et l'avocat J. A. Drouin, deux amis personnels de Sir Wilfrid
Laurier; Ie poete Gonzalve Desaulniers; J. B. Rolland; Dominique
Leduc, avocat; docteur Choquette Saint-Hilaire; des agents de la
colonisation et de nombreuses autres personnalites.

Lors du banquet organise pour la circonstance, Ie cure Lemonde
fait grandement etat des realisations des quatre dernihes annees. En
dehors des reclamations d'usage, c'est-a-dire de la dernande de chemin
de fer et des plaintes contre la loi qui enleve Ie bois au colon, iJ profite de
l'occasion pour alerter son auditoire sur une de ses preoccupations
principales: « IL y a ici cinquante-trou enjanttf tfantf ecoLe... ». Le cure
Lemonde demande en grace au gouvernement de subvenir a ce besoin
essen tiel. Personne ne reste insensible a cette requete. Si les membres
presents du gouvernement n'osent faire de promesses officielles, les
joumalistes presents: Mercier du HeralJ, Emard du Journa.4 Langlois de
La. Patrie, Sauvalle de La Pretftfe et Germain du Pwnnier avancent alors
l'idee de lancer une souscription publique, par ['intermediaire de leurs
journaux, afin d'eJever une ecole aSaint-Gerard -de -Montarville.

Cette demarche fut fructueuse. En effet, en 1902, elle permettra,
avec la collaboration des paroissiens, I'ouverture de deux maisons
ecoles: l'une au village et l'autre dans Ie sixieme rang. La generosite des
journalistes s'est manifestee de fac;on bien tangible durant quelques
annees; en effet, jusqu'en 1906 au moins, les journalistes verserent
annuellement 250 $ ala municipalite scolaire de Kiamika.
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FORMATION DE LA
COMMISSION SCOLAIRE

Le 7 juillet 1902, lors d'une assemblee publique des electeurs de la
municipalite, Ie cure Lemonde est nomme president d'election. II
procede a la mise en candidature et declare elus les commissaires
suivants: Ferdinand de Montigny, Joseph Deschamps, Cyrille Poirier et
Victor Dufort. Le cure Lemonde accepte la presidence et J. Auguste
Turcotte occupe, quant a lui, Ie poste de secretaire-tresorier.

La duree du mandat d'un commissaire est de trois ans. La
premiere condition d'eligibilite a ce poste est d'etre domicilie dans la
municipalite depuis douze mois. La seconde condition est de savoir lire
et ecrire. Depuis 1853, on exige des commissaires une instruction au
moins "elementaire". II faut bien admettre, cependant, que sur cette
condition on a, a l'occasion, ferme les yeux...

Quant au secretaire-tresorier, il n'est pas elu par les contri
buables de la municipalite, mais nomme par les commissaires. II est tenu
de donner un cautionnement dont Ie montant determine par la
commission scolaire de Kiamika est de 250 $ en 1902, 400 $ en 1914 et
2000 $ en 1946. La caution peut etre payee par Ie secretaire-tresorier
lui-meme ou par un tiers non-membre de la commission scolaire. Ainsi,
Zenophile Bisaillon et Raphael Valiquette ont paye Ie cautionnement
requis pour Ferdinand Bisaillon en 1913. Cette garantie trouve sa
justification dans Ie fait que Ie secretaire-tresorier per<;oit les sommes

dues a la commission; deja en 1902, la perception des taxes rapportait
400$.

Durant Ies premieres annees, les commissaires se rencontrent au
moins une fois par semaine, habitueJlement Ie dimanche, apres la grand
messe. Les reunions se tiennent parfois au presbytere, parfois a la
chapelle, mais Ie plus souvent a I'ecole du v.iJlage. Comme gages, chaque
commissaire rec;oit dix centins par mois et au secretaire-tresorier, qui a
la plus lourde tache, on attribue la somme de vingt-cinq piastres par
annee.

Lassistance aux rencontres n'est pas facultative. Le commissaire
Cyrille Laframboise l'a appris a ses depens. Au prod~s-verbal du 20
decembre 1908, on peut y lire l'extrait suivant:
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«II edt propode par Victor Dufort que Ie prediJent, FerdinanJ
Bwai!um, doit autorwe a voir a ce que I.e conunWdaire Laframhowe
a"clwte au.x "eancecl de" commudaired, ayant Je/a manque troid
"eance<! cOlkJecutive<!. AVOIkJ-fWUd I.e droit de lui faire payer l'amenJe ?
Si om, que I.e prediJent prenne leJ moyen<! voulu.J pour ce faire... »

Suite a cette reprimande, Ie commissaire Laframboise termina
son mandat sans jamais plus s'absenter. A deux autres commissaires,
Josephat Touchette et Joseph Daigneault, qui veulent demissionner en
cours de mandat en 1913, on oppose un refus categorique: les raisons
pour demissionner n'etant pas majeures, les commlssalres doivent
poursuivre la tache pour laquelle ils ont ete elus.

Les reunions du debut du siecle sont, pour Ie moins, proto
colaires. A la page suivante, vous trouverez un extrait du proces-verbal
du 17 aout 1902.

Lune des premieres propositions, adoptees par les commissaires
en 1902, est de nommer l'ecole du village: l'ecole Bourassa. Elle portera

ce nom a la demande des journalistes qui, I'annee precedente, avaient
organise une campagne de financement pour l'obtention d'une ecole, et
en l'honneur d'Henri Bourassa, alors depute de Labelle aux Communes.

DECENNIE 1901-1911
DES DEBUTS PROMETTEURS

Cette periode est caracterisee par ['ouverture de quatre ecoles: I'ecole
Bourassa au village et trois ecoles de rangs. Une '" ecole d'u soir,) verra Ie
jour a la fin de cette decennie.

U ne des preoccupations premieres des elus scolaires est de
determiner les arrondissements afin d'y construire les eco1es.
Larrondissement se definit comme une bande territoriale ne devant pas
exceder cinq miIJes en longueur ou en largeur et devant contenir au
moms vingt enfants ages de cinq aseize ans.

En 1902,. les cornmissaires decident que I'arrondissement du
village sera forme par Ie sixieme rang depuis Ie lot 1 jusqu 'au lot 27
i.ncJusivementj par Ie septieme rang depuis son debut jusqu'au lot 30
inclusivement et par les lots 20 a 25 des rangs nord et sud du Chemin
Chapleau. L'arrondissement no 2 sera fait de ce qui reste des sixieme et
septieme rangs jusqu'au canton Campbell.
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PROaS-VERBAL DU 17 AoOr 1902.
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VI LLAGE DE KIAMIKA EN 1909. L'~COLE BOURASSA EST SITUEE TOUT EN

HAUT, ADROITE.

En 1905, il y aura un nouveau decoupage des arrondissements.
Ainsi, les lots 31 a 37 inclusivement du septieme rang sont detaches de
l'arrondissement no 2 pour etre attaches a l'arrondissement no 1 et les
lots 28 a 31 inclusivement du sixieme rang sont detaches de
l'arrondissement no 2 pour etre attaches a l'arrondissement no l.

ECOLE BOURASSA (1902)
La premiere ecole du village fut erigee sur Ie lot 17 du sixieme rang 
aujourd'hui au numero civique 1, du chemin Valiquette-. Cette ecole
rudimentaire n'a qu'un seul etage lors de sa construction. En 1904, a la
demande de I'inspecteur, Ies commissaires decident que « Ie ha.ul oe {'ecole
r:Jemfin~ datU r:Jeparatwn cependant, pour y loger {'tiutL'tutrice. ». J usqu 'en 1912,
l'ecole sera fonctionnelle; de 1912 a 1917, elle ne servira qu'aux
rencontres des comrrussaires et eUe sera vendue a l'enchere en 1917.

La premiere institutrice a
l'ecole du village est mademoiselle
Maxilinas Dufour, originaire de
Saint-Jovite et detentrice d'un
diplome de I'ecole elementaire.
Nantis de presque to us les
pouvoirs a] 'egard de I'institutrice,
Jes commissaires enumeraient une
serie de conditions auxquelles
devaient s'astreindre celIe sur qui
leur choix s'etait arrete. Voici
done Ie contrat qu'eUe signa Ie 17
aout1902:

« ... Ladite iILJtitutrice /engage auxditd conunudairu pour {'annie

dcoLaire commenfant Ie premier juillet diY.:-neu/ cent deux, a nwUl.J de
revocation dU diplOme de ladite inJtitutriee ou lou!: autre emp&bement
legal, pour tenir {'icole ilimentaire daILJ l'arrondwcJement no 1,

con/ormement a La loi et aux reglemenl:.f itahlid ou qui cJeront itahli.J

par I.u autoriti.J compitentu.
L'iILJtitutrice cJ'engage, entre autru, a:
- enJeigner lou!:ecJ I.u maturecJ exigiecJ par Ie programme et de Ill! cJe
cJervir que dU livrecJ 'J'eILJeignement /ournu par Ie Dipartement de
l'iILJtruction puhlique, I.u wpecteurcJ ou I.u com.rn.ildairu;
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• tenir tout regutre (J'icole pre.Jcrit;

~ gar(Jer) (Jmw !e.J archive.J (Je l'icole, 0 cahierel et autreel travaux (Je.J

iLeve.J qu'elle aura or(Jre (Jc cOIl~erver;

- veiller a ce que !e.J ,lal!e.J (Je clo.Jde.J dount tenue.J en hon or(Jre et ne

Laieleler celleel-ci derv;r a (J)autreel UcIage.l .larW Ulle permuelwn a cet

effet;

- tenir I'icole tOUel le.l jour.l, excepti pen(Jant led vacanceJ, leel

(Jimanche.J et Ie.J jourel (Je congi pre.Jcrd.l par fa loi et 0 reglemenu

elcolaire.J ;

Le.J commi.J.laire.J J'engagent a payer a Maxilin.ad Dufour la Jomm£

(Je cent pitutre.J, en argent et Iwn autrement, et a lui fournir le hou (Je

ehauffage pour IafJite arnzee .lco!a.i.re.

A (Jifaut (J'autre engagement, le priJent aete contillllera a valoir entre

!e.J partie.JjUclqu 'a revocation ligale.

Et !.e<I partied ont Jlgne, lecture faite. ».

J. A. Lenwn(Je, priJi(Jent (Je.l cOI7un.Uelaire.J

Maxilina.1 Dufour

Le 20 septembre 1902, ]'ouverture de l'ecole que les paroissiens

saluent avec joie et impatience debute tant bien que mal, comme en fait

foi Ie rapport de l'inspecteur J .A. Cleroux:

« ... il y manque (JeJ eliege.l a dO.lefierJ pottr le.l elive.l, une annotre

hihliotheqlle, (Je.J carte.J geographiqueJ : une mappenwn(Je) une carte (Jc

La PuiJ.lam:e et ulle (Je fa Province. ToUJ 0 iLeve.J (Joivent etre pourvUcl

de.J livre.J dOid ilJ ont he.Join... »

A chaque annee, au mois d'avril, l'enseignante etait notifiee de

son renvoi en vertu de l'article 232 du code scolaire. En juiUet, en aout

et souvent plus tard, on procedait a l'engagement de la meme ou d'une

nouvelle institutrice. En fait, on negociait « au meil/eur prt:-r: po,Mibl.e ». II

faut dire, qu'a l'epoque, Ies subventions gouvernementales etaient
distribuees avec parcimonie. Les commissaires n'avaient souvent
d'autres ressources que les taxes scolaires des contribuables. En

consequence, l'institutrice etait engagee beaucoup plus en fonction du

prix qu'elle exigeait que d'apres sa competence.

En 1903, Maxilinas Dufour est reengagee a 130 $ annuellement,
en autant qu'elle reside a l'ecole et, qu'a ce prix, elle chauffe l'ecole. En
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1907, la commission negocie avec mademoiseHe Bolduc un contrat it

l'ecole du village OU il y aura quarante enfants pour un salaire de 135 $
annueHement.

«A ce prix, eLLe .lera obligec {)e coacher a L'ecoLe, La commiMion

.lcolaire joarni.J.Jant le Lit, c'eJt~a-{)ire: coachette, matelaJ et .lpring.

La pell,.;ion eJt {)'apr~ information {)e .lix piaJtreJ par mou... »

Elle refuse le contrat; elle voulait 140 $. La commission ne voulut
pas le lui accorder. Le 15 septembre, comme Ie temps presse, on offre

140 $ a Caroline Forget, mais a ce prix, elle doit loger quelques enfants.

UN GROUPE D'~LEVES ET LES DEUX ENSEIGNANTES CAROLINE FORGET ET MLLE B~LAIR. DEVANT

L'£COLE BOURASSA EN 19l2.

ECOLE NO 2, SIXIEME RANG (1902)

Ala campagne, tout le systeme scolaire est centre sur l'ecole de rang. Le
rang, beaucoup plus qu'un simple chemin, est en soi une unite
paroissiale. La solidarite de ceux qui habitent Ie meme rang est notoire.
II est permis d'irnaginer comment la vie quotidienne se trouve perturbee
lorsque la brouille s'installe entre deux voisins. car les voisins en bons
termes se rendent tellement de services .. Dans cette optique, l'ecole de
rang est perc;ue comrne une entreprise cornmunautaire et les
contribuables du rang sont responsables de leur ecole.
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A Kiamika, les maisons-ecoles portent un numero correspondant
a leur anciennete: ainsi l'ecole no 1 fut la premiere construite; la no 2, la
deuxieme ... etc. Le choix de l'emplacement pour la maison-ecole est
reglemente par Ie Departement de l'instruction pu blique qui precise
« que !e()it empLacement devrait etre ditui au centre de farron()iddement Oil dU

rang. » D'autres facteurs, notamment les accidents geographiques
influeront sur Ie site et l'emplacement des maisons-ecoles. En ce
domaine, Ie D.I.P. avait egalement juridictLon, incLtant les commissaires
a choisir « un lerralil dec ell!evi, pOllr(Jil deall de Iwnne qllaLill. » L'ecole devait
egalement etre situee dans un environnement calme, loin des maLsons et
des cimetieres et ne devait presenter aucun risque pour la sante ou la
morale des enfants.

Simultanement, alors qu'en 1902 on inaugure l'ecole du village,
dans Ie sixieme rang, on procede a l'ouverture de la premiere ecole de
rang. La maison-ecole, si modeste soit-elle, occupe fierement Ie centre de
l'arrondissement no 2: Ie lot 38. C'est
une petite maison construite en pLeces
sur pieces, mesurant dix-huit pieds de
longueur par dix-huit pieds de largeur.
EUe sera fonctionnelle jusqu'en 1924,
annee ou I'on reconstruira une nou
velle ecole. Ace moment-la, l'ancienne
ecole est d'abord transformee en
atelier. Quelques annees plus tard, elle
sera vendue et transportee sur Ie lot 34
ou elle servira de maison. Situee sur la
terre appartenant, de nos jours, a
Roger Cloutier, on peut encore y

observer ses vestiges. Elle porte lour- RUINES DE LA MAISON-~COLE NO 2 CONSTRUITE EN 1902.

dement Ie poids de ses q uatre-vingt-
sene ans.

Le 17 aout 1902, mademoiselle Albertine Legault du Lac Sainte
Nlarie est engagee pour enseigner a l'ecole no 2. ElJe est detentrice d'un
permis d'enseigner de l'inspecteur M. Guay. Elle gagnera 100 $ la
premiere annee. En 1903, on lui offre un salaire annuel de 120 $, mais a
ce prix, el1e doit se chauffer. EUe commence l'annee scolaire, maLs tres
tot, elle quitte. Le 27 decembre 1903, l'ecole est sans institutrice. Les
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commissaires desesperent d'en trouver une autre et songent serieuse
ment a baisser les taxes scolaires des contribuables de cet arrondis
sement puisqu'ils n'ont plus a payer l'institutrice.

En 1907, on offre un salaire de 120 $ a I'institutrice de l'ecole
no 2, alors qu'on accorde 140 $ a celle du village. Un salaire inferieur
pour les institutrices de rangs est la regie generale, Ie tout verifLable sur
de nombreuses annees. Dans ces conditions, il n'est pas toujours faciJe
de trouver une institutrice qui acceptera de vivre l'isolement, sans
aucune protection et a un salaire souvent inferieur it celui per9u par les
domestiques de I'epoque.

II arrivait qu'un leger supplement soit aJloue a l'institutrice. En
effet, Ie 26 avril 1903, par une resolution des commissaires, une somme
mensuelle de cinquante centins par eleve est exigee pour les trois
premiers enfants d'une famille residant en dehors de la municipalite
scolaire et qui frequentent la commission scolaire de Kiamika. De cette
somme, l'institutrice en recevra les deux tiers.

ECOLE NO 3, SEPTIEME RANG (1905)
En 1905, les commissaires ouvrent un nouvel arrondissement: Ie no 3,
qui sera forme par les lots 38 it 52 du septieme rang et par Ie rang « H ),
du canton Campbell. Cette decision fait suite a une demande des
commissaires de la municipalite de Saint-Francois-Regis - aujourd'hui
Lac-des-Ecorces - pour qu'une certaine partie de leur territoire soit
integree a la commission scolaire de Kiamika. Cette derniere accepte la

proposition a la condition, cependant, que l'ecole soit
construite sur Ie Jot 51 du canton de Kiamika.

Le 5 mars 1905, les Beaudry, Gauthier, Larocque
et Pauze du nouvel arrondissement conviennent, avec les
commissaires, de construire une maison-ecole sur Ie lot
51, qui sera evidemment modeste puisqu'elle ne doit pas
couter beaucoup plus de 500 $. Le contrat de cons
truction est accorde a Patrick Maille. Le 10 septembre
1905, l'ecole no 3 est visitee et acceptee par les commis
saires. Elle sera fonctionnelle jusqu'en 1914, annee OU
l'on en construira une nouvelle. En 1916, la maison sera

MAISON-tCOLE N03TRANSFORMtE EN vendue a Henri Briere pour la somme de 125 $ qui, lui,
RESIDENCE FAMILIALE. [a revendra a Sylvio Dufour. De nos jours, cette maison-
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ecole transformee existe toujours. Elle a ete demenagee dans Ie village
de Val-Barrette et porte Ie numero civique 159 sur la rue Saint-Joseph.
Elle appartient presentement amadame Berthe Deschamps.

En 1906, l'ecole accueille quelque trente eleves. Mademoiselle
AJbertine Codon debute I'annee scolaire au salaire annuel de 125 $. Elle
sera remplacee par madame Alphonse Leclair. En octobre de l'annee
suivante, madame Leclair sera notifiee de quitter la maison-ecole suite
aux plaintes des contribuabIes ... Dans les debuts, a I'ecole no 3,

l'institutrice engagee termine rarement son annee scolaire. Des
remplacements s'operent frequemment. En 1910) madame Jos Belair 
Marguerite Legault- sera engagee Ie 13 novembre pour terminer l'annee
scolaire, et ce, pour 100 $.

Si certains des contribuables avaient souhaite ardemment la
construction d'une ecole, d'autres demeuraient moins convaincus de son
opportunite. C'est ainsi que l'on retrouve, dans Ie proces-verbal du 12
novembre 1911, une serieuse mise en garde des commissaires:

I( ... la conunkJdion .Jcolaire tUIIJ: Ii ce que {'kole no 3 ,Joil tenue ouverte

et que Iu gell.J de l'arrondiMemellt .Joient avertu d'a/'oir Ii envoyer

leur.J enfallt.i .J'ilJ tUllnent Ii ce que ladile ecole rute oUl'erte et qu'ilJ

vaunt Ii fourllir l'eau neced.Jaire pour Ia cUu.Je. »

ECOLE NO 4, FERME-ROUGE (1910)

C'est Ie 10 avril 1910 que les commissaires conviennent de la creation du
nouvel arrondissement no 4. II sera forme des quatrieme et cinquieme
rangs depuis Ie lot 4 jusqu'au lot 33 inclusivement. L'annee suivante,
l'arrondissement no 4 sera agrandi des lots 1 a IS inclusivement des
premier et deuxieme rangs du canton Bouthillier. r..:ecoIe, construite par
Emile Bisaillon au montant de 975 $, est situee pres des ponts de Ja
Ferme-Rouge, sur la rive est de la rJviere du Lievre, sur Ie terrain
occupe par David Labelle. Elle demeura ouverte jusqu'en 1951. A partir
de cette date, les eleves de l'arrondissement no 4 frequenteront I'ecole du
village.

LecoJe ouvre ses portes officiellement Ie 12 octobre 1910. C'est
une grande fete pour les contribuables de l'arrondissement qui sont
invites par la commission scolaire a prendre possession des lieux. La
maison-ecole a deux etages et elle est confortable pour l'epoque. Un peu
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MAISON-ECOLE NO 4.

plus tard, a l'ecole de la Ferme-Rouge, on y logera des eleves pour des
semaines entieres; c'est ainsi que Ie deuxieme etage est transforme en
veritable dortoir.

La premiere institutrice sera mademoiselle Brochu. De par ses
fonctions, l'institutrice du rang devient un pole d'attraction important
dans la vie sociale du rang. Jamais on ne manifestait de I'indifference a
son egard. On I'airnait ou on ne I'aimait pas. II n'est pas evident que la
premiere institutrice a l'ecole no 4 ait seduit son entourage. Dans Ie
proces-verbal du 19 fevrier 1911 de la reunion des commissaires, on
peut y lire l'extrait suivant;

«Prop0<le par Vietor Dufort et aiJopti a L'tuzanimiti que Le Jecretaire~

tredorier alJerti.Me JUle Brochu, il1dtitutrice iJe {'ecole 110 4) qu'a

{'avenir, elle la.ude entrer le</ ileved dand le vedtihule et que led

perdonned qui amenel'ont iJed eleved a {'ecole puudent ega.Lement entrer

iJand Le vedtihale et a. propOJ iJu COnlmUJaire TOlubette, MlLe Brocbu

preteM qu'il n'a. pad ad<lez iJe jUfJement pour compreniJre lu ebo<led.

NOUd trouVOIl<! Le contraire. Le hou iJe cbauffage qui a ae Jorti iJebOrd

iJevra are rentre JaIl<! Le bangar parce que ce ballgar a eti COIMtrait
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tlpicialement pour cette fin, qlU! Ie hoiJ Je chauffage qui edt Jand Ie
vedtihule Joit tlorti... Led crocheu Jevront etre pOJiJ Jand Ie Vedtwule

pour accrocher 1M effeu Jed i{eved, c'Nt pour cette fin qu'un vedtwule

edt condtruit et noUti verrOILd ace qlU! CetI orJrN JOlent e:ruut:&J. »

ECOLE DU SOIR (1911)
Au debut du siecle, l'elite religieuse avait reconquis une place enviable
dans l'elaboration et dans la mise sur pied du systeme d'education au
Quebec. Dans cette foulee, Ie cure Bazin prone ouvertement les
bienfaits de l'education tout en constatant egalement un haut tau'x
d'analphabetisme chez ses paroissiens.

Les premiers arrivants n'avaient pas eu l'opportunite de
frequenter I'ecole, etant beaucoup trop occupes a defricher, a construire
leurs maisons et leurs batiments et a assurer ]a survie de leurs familIes.
Comme cela ne les genait pas dans Leurs travaux quotidiens, peu voyait
l'importance de l'instruction. II ne faut pas croire, pour autant, que
culturellement nos ancetres etaient depourvus. Au contraire: de la
meteorologie, de l'agronomie, de la medecine, de l'architecture et de
l'ingenierie, ils en possedaient des connaissances transmises depuis des
generations. C'etait l'ecole de la vie, l'ecole du «grod bon dend ».

Mais encore fallait-il faire de ces «chevalt'erd de La crOk't:'> des
citoyens aptes a signer leurs noms. Tel etait l'objectif du cure Bazin.
C'est ainsi que le 19 decembre 1911, les commissaires autorisent
l'ouverture d'une ecole du soir dans la municipalite; Ie reverend Bazin
accepte d'en etre Ie professeur.

LA TAcHE DES COMMISSAlRES

Durant cette decennie, la tache des elus scolaires a porte en priorite sur
la construction des ecoles et sur leur organisation materielle: achat du
terrain, pose de la cloture, creusage du puits, achat du mobiJier et achat
du bois de chauffage ... Au mois d'octobre de chaque annee, la
commission scolaire procede a l'acquisition du bois de chauffage pour
chacune des ecoles. Le dimanche, a la porte de l'eglise et apres avoir
donne un avis public de sept jours francs, Ie secretaire-tresorier procede
a une vente a l'enchere. Au plus bas encherisseur, Ie contrat est accorde :
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«Propodi par Cyrilte LaframhoiJe que le hoid {)e cbauflage (Je ['ecole

IW i doit ven{)u a fa crue {)imanclJe par Ie decritairc-tridorier, a fa
porte {)e ['igliJe ()e Sailtt~Girar{). Il {)evra y avoir vingt cor{)ed (Je how

franc {)'irahle ou (Je meri.Jier et {)ix cor(Jed {)e hoid mOll (J'ipinette et (Je

dapin»

En 1911, un montant de 30,75 $ est paye a Gedeon Boisclair
pour vingt cordes et demie de bois.

L'aspect pedagogique a aussi preoccupe les commissaires. 11s sont
investis, par la Loi de l'instruction publique, d'un ensemble de pouvoirs

relatifs a l'enseigneroent dans leurs ecoles. Donnant suite aux obser
vations plutot negatives de ]'inspecteur Filteau en 1905, les recom
roandations suivantes sont mises de l'avant:

« i-que certain.! ileved {)evront etre mi.J datU Ie "Devoir {)u Chretien"

pour la lecture, a commencer au premier {)icemhre. - Le Devoir {)u

Chritien edt un volume (Je la collcction (Jed Frered (Je la Doctrine

cbritiewu, en Mage acette ipoque comme livre (Je lecture- ;

2-que led i!eve.J, qui lwaient (Jand fa decoll{)e partie (Je "Moil premiel'

livre'~ reprellilent et li,.Ient {)all.f ce livre;

3-que le grall(J caticbi.iI1u doit elkleigni a ceux qui lident ou liront

{)aM le "Dcvoir {)u Chriticn" et (Jan.f La decon(Je partie (Je "Mon

premier lil're "/

4-que l'aritbnzitique .femMe trop nigligie et que quelqued ileved

{)e"raient itrep~u avanc&l;

5-que ted conuni.f.faired ,IOllt durprw (Je voir que leJ Cla.Jded .font moin.J

avancCed que ['annie {)erllure /

6-que led enfant.l {)oivent itudier a La mawoll, C'edt v,.a/~ maid C'edt le

(Jcvoir (Je l'in.Jtitutrice (Je leur faire appren(Jre leurot lefolkl et Iwn aux

parelll;d/

7-que le.J ileved ne (Joivent pa.J appren(Jre ce qu'iLJ davent, //laid ce

qu'ild ne .Iavent paJ et que l'indtitutricc {)oit fa ire travailler ell

cotuiquen.ce leJ ileved ;

8-que fa lU-etho(Je {)e «I11on premier livre» (Joit etre Julvie, en.Jeignie et
lnide en pratique tellc qu 'e..y;igee par {'auteur (Ju livre lui-Wille;
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9-que !eJ it.eVN doivent icrire, a Ia mauon et a ticole, leur,l lefonJ de

"Mon premier livre" ,lur leur,l ardou&J ou dU moW quelqfi&J ligneJ de

CerJ lef0nJ. C'itait Ie bllt de tauteur en in,lirant de ticrit datu ,lon

"Mon premier livre" j

10-que lerJ commu,lairerJ ,lont ,lurpru et itonnb de voir Ia nuuwaue

divuion de Ia cia.Me. Il devrait y avoir plu.J de divuwnJ et !eJ garfOnrl

del1raient itre riW1U avec!eJ fil!eJ qui ,lont de mime force qft'ell.y. »

La loi impose egalement aux commissaires Ie devoir de fucer la
date ou l'examen annuel doit avoir lieu et l'obligation d'y assister. II

existe donc, a l'epoque, une coutume it I'effet que ce soit Ie cure qui,
deux fois I'an, fasse passer les examens aux eleves. En 1902, l'examen de

la mi-annee a eu lieu Ie 24 decembre et en 1907 ce fut le 26 decembre.

Quant aux examens de fin d'annee, ils auront lieu Ie 27 juin en 1904, Ie

29 juin en 1908 et Ie 13 juillet en 1909. Les eleves les plus meritants

seront recompenses. En 1907, la commission scolaire votait un budget

de SL'C piastres pour I'achat de prix a offrir aux eleves.

Pour Ie 6nancement de l'education, la commission scolaire aura

recours d'abord ala taxe fonciere ordinaire, qui sera la meme pour tous
les contribuables et a la taxe speciale pour defrayer Ie cout des travaux

de construction ou d'amelioration d'une ecole. Cette taxe variera d'un

arrondissement a I'autre. En 1910, les taxes ordinaires etaient fixees a
460 $ pour I'ensemble de la commission et les taxes speciales etaient de
80 $ dans les arrondissements no 1 et 3 et de 200 $ dans l'arrondissement

no 4, suite a la construction de l'ecole, cette annee-Ia.

Outre l'imposition des taxes foncieres, les commissaires

recouraient a I'emprunt temporaire sur billet en attendant la perception

des taxes sco!aires ou une subvention gouvernementale. Lorsqu'ils ne

prevoyaient pas remettre la somme empruntee rapidement, les

commissaires avaient recours a l'emprunt hypothecaire. En 1910, la

commission fut autorisee a emprunter de Adelard Forget de Saint

Sauveur la somme de 600 $ avec interet de 6 % pour une periode de dix

ans pour payer l'ecole no 4. Pendant les cinq premieres annees, la

commission s'engageait it ne payer que les interets et au terme de ces

cinq annees, elle devait payer les interets et remettre annuellement cent

piastres sur Ie capital.
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Lorsqu'un contribuab1e omettait de payer ses taxes, on
acheminait a Louis Labelle, huissier, tous 1es arrerages de taxes
scolaires. Apres trois annees de retard, on procedait a la vente de la
propriete par Ie Conseil de comte. A l'occasion, on considerait la
pauvrete des gens et une reduction des taxes etait accordee.

1912~1930

ANt\1EES DE PROSPERITE ET DE
CONTROVERSE

Apres avoir ceuvre dans une relative harmonie pendant les dix
premieres annees, voila que nos and~tres entament les deuxieme et
troisieme decennies avec, bien sur, enormement de deSs a relever, mais
1a bonne entente des debuts laissera place, a I'occasion, a de bonnes
discussions ... et pourquoi pas a des affrontements. Le flambeau de la
discorde s'e1evera plus souvent qu'a son tour. Du choc des idees jaillit la
lumiere, di.t-on.

SECRETAlRES-TRESORIERS EN DIFFICULTE

Cette periode verra defiler quelque vingt-cinq commissaires. Le premier
president de cette periode est J.A.Turcotte. Ferdinand Bisaillon
assumera Ia presidence a trois reprises; entre ses mandats, la place sera
occupee par Josephat Touchette. Jean-Baptiste Grenier termine cette
periode.

La remuneration au poste de secretaire-tresorier passe de 25 $ a
100 $. Ferdinand Bisaillon occupe ce poste de 1914 a 1917. Son mandat
se termine sans histoire. Les quatre secretaires-tresoriers qui lui
succederont auront maille a partir avec les verif'icateurs des livres de la
commission. A leur decharge, il faut dire qu'aucun n'avait une formation
de comptable et, malgre leur bonne foi, des erreurs seront parfo.is
inevitables. La tenue des comptes du secretaire-tresorier est, en effet,
soumise annuellement a un verificateur nomme par les commissaires. Si
Ie rapport du verif'icateur demontre un deficit, Ie secretaire-tresorier doit
acquitter Ie montant dont iJ a ete trouve" reliquata.ire ». C'est ainsi qu'on
peut lire au proces-verbal du 3 decembre 1922:
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«Propo,/i par Pierre Diotte> dUOndi pal' Fer'dillall'd Buaillon, qu£ Ie
.Iecritaire~tri.!o,.ier ,/oit aillorui a prelldre le.J f1W1Jelkf ligaux afin 'de

faire remhourder Ie.! argent.J collecti.! par l'ex-decritaire-tri.!orier et

noll entri.J au livre oe CQUde. A>

Quelques mois plus tard, la meme demande sera faite a un

deuxieme secretaire-tresorier. Le 5 decembre 1926, Ie verificateur Raoul

Longpre, comptable licencie, releve des irregularites, plus serieuses cette

fois-ci, attribuables a un troisieme secretaire-tresorier. Les commissaires

donnent alors quinze jours au secretaire-tresorier pour rernbourser ledit

montant. De plus, selon la loi, les frais d'une telle veriFication sont

supportes par Ie secretaire-tresorier s'il est trouve fautif. Habituel

lement, les frais du verificateur s'elevait a 15-20 $ par annee. En 1926, la

commission dut payer la somme de 300 $ a Raoul Longpre etant donne

que la verification s'etendait sur plusieurs annees. Les commissaires
conviennent done:

«que Ie.! commudairu oe fa'ditc municipaliti cbargent '/eulement fa

moille 'de l'auJition a... en plu.J 'de lni charger 75 $ pour autred frau

(voyage...) 'dipenJant acette fin. A>

Des procedures judiciaires furent necessaires pour recuperer les

sommes dues.

Dne annee plus tard, au grand desespoir des commissaires, un

quatrieme secretaire-tresorier sera mis en cause. Lors d'une assemblee

speciale convoquee a cette fm Ie 8 avril 1928, les cornmissaires donnent

avis a I'avocat Ernest Charette d'intenter des poursuites judiciaires:

«PropoJi par Moi.'.Je Forget, decon'di par Julien Diotte, il edt

uIlaJlimement ri.!olu qu£ Ie pri.JiJent M. Jean-Eaptute Grenier 'donne

QI'U a M. Ernedt CIJarelte, avocat> o'intenter une action el 'de faire

dignifier a..., e;x-decritaire'de fa munuipalili deofaire dlu'dite pour Ie
monta'lt qu' il ut tenu re'devable -213>94 $. et en pllu le'dit..., ex

deeritaire> cJ 'edt dervi 'du nom 'de laiJite nutnicipaliti pour emprunter

250 $ a Hervi Lachaine .laUd en 'donner connaucJaitce au pri.Ji'de'lt ni
aux eommicJcJaire'/; il cJ'eJt cJervi 'de eel argent pour cJon ucJage

peNonneL A>
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Plusieurs annees plus tard, apres d'interminables avis et de
nombreuses attentes, toutes les sommes turent remboursees.

n faudra attendre l'arrivee de Adrien Filion, en 1927, pour que Ie
poste de secretaire-tresorier retrouve toutes ses lettres de noblesse. En
effet, verification apres verification, jamais on ne remit en question son
administration. On lui doit dix-neuf ans de loyaux services et quelque
cinq cents pages de proces-verbaux.

IE COUVENT (1912)
lVlalgre ces preoccupations d'ordre administratif, Jes elus scolaires n'en
poursuivront pas moins leur elan dans la construction des maisons
ecoles.

En effet, l'ecoJe Bourassa, trop restreinte pour Ie nombre
grandissant d'eleves au village, ne repond plus aux normes du
Departement de l'instruction publique. A priori, on songe a agrandir
l'ecole, mais tout compte fait, i1 vaut mieux construire. La Fabrique fait
don d'un terrain tout pres de I'eglise . aujourd'hui: 20, rue principale 
pour que ron erige une ecole a deux etages, de trente-cinq pieds par
quarante pieds j elle contiendra deux classes, une chambre a coucher et
une cuisine. Le contrat de construction est accorde a Ferdinand
Bisaillon pour la somme de 1850 $. L'ouverture officielle a lieu le 12
novembre 1912.

D'origine plutot modeste, l'ajout d'un 3000 $ de reparation en
1929 en fera une maison d'education plus que respectable pour accueillir

les premieres religieuses dans la
municipalite.

La Loi des subventions

aux commissions scolaires ac
cordait une aide financiere lors
de la construction, de l'agrandis
sement ou de Ja reparation d'une

ecole. La commission devait

cependant en faire la demande.
Lorsque l'on desire vraiment
obtenir un octroi, rien ne vaut
une petite communication ver-

LE PREMIER COUVENT QUI A BROLHN 1935. bale ou ecrite a son depute ...
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«PropNi par Ie COIWllbJJaire MoiJe Forget, il ut unanimement ruolu

que le,l memhred Je la mum'c/'paliti dcolaire dl14Jite Jo{{icite Je

l'Honorahle decritaire Je la province, par l'entremide Je M. Pierre

Lortie, Jiputi Ju comt" UII octroi pour awer aux fraid Jed riparatWl1d

et am.ilwratwnJ failu a l'icole no 1... »

En 1930, d'autres reparations s'imposent a la suite d'un leger

incendie et, en 1935, un incendie majeur aura raison de ce qu'on appelait
affectueusement Ie «vieux couvent »...

A l'ouverture de l'ecole, quelque cinquante eleves frequentent les
deux classes: celIe de l'institutrice et celie de la « sous-mai'tresse ".
Madame Delphis Lacasse -Caroline Forget- est l'institutrice et touche
175 $ annuellementj mademoiselle Belair, en tant que sous-maitresse,

rec;oit 150 $ pour la me me periode.

En 1913, une querelle oppose l'institutrice, Octavie Beaulieu, ala
sous-maStresse, Aurore Saint-Jean. Les commissaires, mis au fait de ce
differend, demandent l'avis du surintendant de l'Instruction publique,
Pierre Boucher de la Bruere. Quelques mois plus tard, ils conviennent
de

«fermer Ia cla.Me Je MIle Octavie Beaulieu Ju Ie lenJemain matin)

attenJu que laJite indtitutrice lie remplit pad .lOll Jevoir comme

inJtitutrice. »

Les salaires des institutrices du village subiront des augmen
tations substantielles durant ces annees. C'est ainsi que 1'0n aUoue des
gages de 275 $ - 300 $ - 315 $ a partir de 1915. Clementine Filion rec;oit
375 $ en 1922.

us rapports des inspecteurs A.A. Letarte et L. Desgagne font foi
du bon travail des demoiselles Lancia Monette, Diane Alexandre, Alice
Blais, Therese Denis, Clementine Filion et Henriette Lafleur.

II n'est pas sans interet de souligner la grande mobilite du
personnel enseignant de l'epoque; des qu'une jeune fille trouvait mari,
plus souvent qu'autrement, elle quittait l'enseignement. Cet etat de fait
preoccupe Ie cure Adelard Fauteux. De plus. a l'epoque OU la societe est
centree sur la famille et encadree par l'Eglise, il semble souhaitable que
Ie couvent soit tenu par des reLigieuses. C'est ainsi qu 'au proces-verbal
du 30 juin 1929, on peut lire:
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«Prop0<le par M. J.B. Grenier, JeconiJe par Moi"<le Forget et

IllULninunzent adopti que la conunwJwn Jcolaire de Kiamilca dem.ande

humblement a <la Grandeur Mgr LimogeJ Ie pripilege d'aMir de<l

RilJirendeJ SmurJ de Saiute-Croix pour en<leigner a l'ecole du

pillage. »

D'un meme souffle, il est...

« PropoJe par Donat Valiquette et <lecolldi par Julien Diotte que !e.f
tral'aux de reparation <loient fait.l a {'ecole du village pour

accommoder le<l religieuJeJ et meJ<lieurJ leJ commi<lJaire<l prient

bumblement M. Ie Cure A.Fauteu..x d'accepter la .lurlJeillance et

co/wuite de<J tralJaux... »

NOUVELLE ECOLE NO 2 (1924)
Des 1914, les rapports d'inspecteurs soulignent Ie mauvais etat de I'ecole
no 2. Les elus scolaires conviennent que la maison-ecole sise sur Ie lot 38
n'est plus confortable et decident, en 1919, d 'en construire une autre, et
ce, Ie plus tOt possible. Elle devra etre operante pour Ie ler septembre
1919. Tel que prevu par la loi, un avis public est aussitot donne a la
porte de I'eglise a cet effet. Le commissaire de l'arrondissement, Adrien
Filion, chez qui est construite I'actuelle maison-ecole, est mandate par la
commission scolaire pour mesurer Ie centre de l'arrondissement tel que
stipule dans les reglements du Departement de l'instruction publique.
D'apres son interpretation, Ie centre de l'arrondissement est situe sur Ie
lot 38.

J os Deschamps, appele a verifier les allegations de Adrien Filion,
confirme Ie site. Les commissaires sont donc prets a poursuivre leurs
demarches.

« Prop0<le par JIl!e,/ Meilleur, que d'aprN Ie rapport de nWnJieur JO<l

DucbampJ, fait .lIU' Ja. lJeriti, que ('ecole doit rebatie .lltr Ie meme

emplacenunt... »

Mais voila que MoYse Descham bault, contribuable de
l'arrondissement, ne partage pas l'avis de la commission sur Ie «milieu »

de I'arrondissement. funsi s'amorce une longue querelle sur Ie site qui
durera plus de trois ans. On ne cede pas facilement aux arguments de
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l'adversaire. L'avocat Bousquet de Nominingue, a la demande de la
commission, est appele a. interpreter la loi. MOlse Deschambault
n'acquiesce pas a cet avis et se prendra lui aussi un homme de loi, en
l'occurrence, l'avocat Lalonde. Le temps s'ecoule: 1920, 1921, 1922,
1923... L'ecole, qui ne subit pendant cette periode aucune amelioration,
est en tres mauvais etat. Suite a des communications avec Ie
surintendant de l'Instruction publique, Cyrille F. Delage, et apres de
pressants avis des inspecteurs, les commissaires decident d'eteindre Ie
brandon de discorde et de regler Ie litige. Le proces-verbaJ du 12 aout
1923 relate ce qui suit:

«Prop0<li par J.B.Grenier) tiuoni)i par Jotiepb Forget, que la

propotiitwn i)e M. Moue Ducbarnhault aLL tiujet i)e La reeon.Jtru.ctwn de

{'icole no 2 tiur Ie lot 40 i)u rang VI .Joit acceptic et lei)it Moue

Deticbambaillt /oblige a arl'iter le.J proclJured imnutJiatement et a
payer La moitii dU frau (Je La (Jeman(Je. La commu<lwn patera {'autre

moitie et le.J frail (Je La (Jijen.Je. »

Apres quelques annees d'attente et des centaines de dollars en
frais d'avocat, on est enfin pret pour I'aventure de la construction de la
nouvelle ecole no 2 sur Ie terrain appartenant a Edmond Nantel.

Depuis 1899, la loi scolaire oblige les commissaires a se procurer
les plans et devis distribues gratuitement par Ie Departement de
l'instruction publique. Rares sont les commissions scolaires qui ne les
modifierent pas a leur convenance. Le 2 decembre 1923, on accepte les
plans du D.LP. avec les modifications suivantes: «que Ie decolld itage dOtt

retranchi et que Jotent alMdt acceptid led devu pripartd par Ferdinand BiJai/&m. »

L'ecole d'un etage aura trente pieds par trente-deux pieds; on doit aussi
y construire un hangar et les lieux d'aisance; Ie tout devra etre cloture
et, surtout, il faut que l'ecole soit livree pour Ie 15 aout 1924. Apres un
appel d'offre, Ie contrat est accorde a Henri BisaiJlon, fils de Ferdinand
Bisaillon, alors president de la commission scolajre, pour la somme de
2250 $. Le financement est assure par des emprunts sur billets faits a
Adrien Filion et a Emile Lauzon au taux d'interet de 7 % et de 71/2 %.

Mais voila que Ie 30 aout 1924, une assemblee speciale est
convoquee pour regler des problemes de construction a l'ecole no 2.
Ainsi peut-on y lire ce qui suit;
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« Oue leJ fraiJ d'al'ocat encourUJ pour ladite mal-Jon-ecole et

I'emplacement, frau pa4JiJ et futuN JOl-ent cbargicl et payicl par !eJ
COittrihllableJ (}e l'arrO/ldUJement IW 2. »

«Le commicldaire Fer'Jilland BiJailloll etant illterUJe dallJ La

cOnJtrlu:tion de l'ecole IW 2laiJJe Jon .luge pour queLque tempJ jl.tJqu'a
ce que la qUeJtioll de fa()ile ecole Joit reglie. "

«It eelt proporJi par M. A. Briere que

Mme Tru'Jel Joit {}icbargie {}e Ja

claJJc itant donne qu.'eYe a lawe Ja

claJJC pour aller mener Ime foYe {}mw

un a.file a l1fontrilll. De plI.tJJ eUe a

rcfiui l'eau aM. J. Lacbaine... "

L'inspecteur A.A. Letarte, dans son
rapport du 2 avril 1918, rappelle aux com
missaires qu'il est dans leur devoir d'avertlr
M. Trudel, epoux de I'institutrice du no 2,

de ne pas fumer dans la salle de classe
pendant les heures de c1asse.
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Cette annee-Ia, les taxes speciales flXees dans l'arrondissement
no 2 furent de 37 cents par 100 $ d'evaluation, alors que dans
l'arrondissement no 1, elles etaient de 20 cents par 100 $ d'evaluation ...

Les institutrices a I'ecole no 2 ne seront pas toutes egalement
appreciees. Les commissaires auront quelques reserves sur Ie fonction
nement de madame Trudel en 1918;

Le 14 decembre 1924, des commissaires demandent que Ie poste
de Ferdlnand Bisaillon soit declare vacant etant donne qu'il n'a pas siege

depuis au-dela de trols mois. II appert que les elus scolaires ne sont pas
satisfaits de certains travaux executes par I'entrepreneur; on tente, tant
bien que mal, de rendre I'ecole conforme aux exigences du D.I.P.

Ce n'est que le 17 mai 1925 que la commission paiera la balance
due a Henri Bisaillon etant donne que les reparations ont ete executees.

Cette saga ne se terminera pas sans que quelques-uns en paient
la note:

~COLENO 2 DANS LE SIXI~ME RANG.



Les autres institutrices de cette epoque: Bernadette Bisaillon,
Clementine Filion, Jeanne Filion, Germaine Belisle, Corinne Gauthier
et Laurette Touchette recevront des rapports fort elogieux de
l'inspecteur Desgagne. Jusqu'a ]a fermeture de l'ecole no 2, les
llstitutrices de cet arrondissement jouiront de I'estime et de la confiance
de tous; a l'occasion, les contribuables n'hesitaient pas ales vanter

aupres des habitants des autres rangs et du village ...

NOUVELLE ECOLE NO 3 (1914)
Apres dix ans de vie, la premiere ecole no 3, sise sur Ie lot 51, devra
fermer ses portes. EJle ne repond plus au besoin du milieu. Le 10 mai
1914, Jos Deschamps et Leon Beaulieu, nommes delegues pour
determiner Ie centre de l'arrondissement, concluent que la nouvelle
maison-ecole devra etre construite sur Ie lot 42 appartenant a Jos
Forget.

Le choix d 'un emplacement est souvent tributaire de la
generosite d'un contribuable; pour 50 $, Jos Forget fournit Ie terrain,
promet de fournir l'eau tant et aussi longtemps que l'ecole sera sur son
terrain et s'engage a construire un bassin de ciment de soixante-quatre
pieds cubes qui servira de reservoir d'eau.

L'ecole, construite par Henri Allard pour la somme de 825 $, sera
financee prioritairement par Pierre Bobemier de qui la commission
scoJaire emprunte temporairement sur billet La somme de 700 $ pour une
duree de six ans, au taux d'interet de 8 %.

L'ecole ne sera fonctionnelle que jusqu'en 1932 et avant qu'on ait

hni de la payer, il faudra en reconstruire une autre. En 1932, l'inspecteur
Arsene Bruton dira d'elle:

'" Je crou allec lIOU<! qu'une reparation. entralnerait ()u ()epell.Ju trop

cOlwi()irabLeJ pour te tempJ qu'eLLe ()urera. Elte edt ()'ailleurJ mal

dilute et mal oruntee... »

II ne faut pas chercher de traces de cette ecole puisqu'elle fu t
defaite et les pieces ont servi a la construction de la troisieme et derniere
ecole du septieme rang.

Mesdames Fran90is Sigouin, Annette Lavigne, Adrienne
Charrette, Evangeline Letrie, Jeanne Filjon, Leda Seguin, Marie-Rose

Cloutier se sont succede durant ces annees. Le rayonnement de l'ecole
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de rang dependait d'elles. Generalement d'origine rurale, elles

connaissaient fort bien les probJemes relies it. ce mode de vie; elles ne se

scandalisaient pas de l'absence des «grands» au moment des semences

et des n~coltes. D'enseignantes, elles se transformaient en meres

nourricieres Ie midi venu et ['ecole devenait volontiers un site

d'hebergement pour les enfants les plus eloignes lorsque cela etait

necessaire. Et ce, malgre Ie fait qu'eUes n'etaient pas toujours payees

regulierement. En 1920, l'inspecteur Ie souJigne aux commissaires:

,de.J in<ftitutrue.J 'Je.J nOd .J et 4 de <font plainte.J qu 'elle.J n'itaunt pa.J

payie.J rigulierement. Pourquoi n'agu.JeZ.j,OlU pM enverd elle.J cornme

enveN le.J autre.J ? "

Les enfants de l'epoque devenus grands-parents et arrieres

grands-parents se souviennent avec nostalgie de leur temps d'ecole.

Madeleine Forget-Heafey se rappelle agreablement d'avoir «marche au

catechisme ", un evenement important dans la vie des fillettes et des

garc;ons qui, pour la plupart, quittent pour la premiere fois Ie giron
familial: « Je reJtau en penJi.lm chcz /II! Eoouard Saint-Jean) au viLLa/je,. fa

ourait bien quinu Jour,}.» La Communion Solennelle terminait quelques

annees d'instruction religieuse assuree par les institutrices. Puis, en mai}

pendant une semaine au moins, Ie cure convoquait les enfants a. l'eglise

pour des exercices preparatoires: '( 111. Ie cud Fauteu:x) reconnu cOl1une Mdez

divere} /lOUd recevait en arriire oe LegLue} oal1,) La chapeLLe. NOlld iti.olM (lddU dur
ded bancd et nOll<i itUJIld tru oidcipLinid... » N'y sont admis que les enfants de

dix ans et plus ayant une bonne connaissance du petit catechisme, y
compris les prieres. MaItre d'ceuvre de l'evenement, Ie cure veri fie les

connaissances religieuses des enfants. Seul juge de la situation, il separe
les enfants en deux groupes distincts: les communiants et les non
communiants. « 1L y en avait qui itait rejl.ui; certainJ devalent de reprendre
JU.1qu '(z troid fou avant o'y ace/der.» Le jou r de la ceremonie, les garc;ons,

portant un brassard, se placent a droite et les filles, recouvertes d'un

voile, occupent la gauche. Tenant un cierge a. la main, symbole de
purete, ils font profession de foi, renoncent it. Satan, a ses pompes et it.

ses ceuvres et renouvellent les promesses du bapteme. C'est la
Communion Solennelle. De retour it. la maison, Ie communiant est l'objet

d'une fete.
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Il n'est pas rare que la Communion Solennelle co'incide avec la
fin de la vie scolaire des «grands ». C'est alors que les gar90ns
deviennent des travailleurs de la terre ou des « honunes de chantiers l>,

alors que la jeune fiUe reste ala maison pour elever ses freres et sceurs.
, I

A L ECOLE DE LA FERME-ROUGE

Apres avoir accueilli favorablement l'arrivee de leur ecole en 1910, voila
que quelques contribuables auront de la difficulte a vivre en harmonie
avec certaines de leurs institutrices. Les commissaires, juges de ces
differends, accorderont beaucoup de credibilite a toutes les plaintes

formulees par les citoyens du rang.
Se faire accepter dans Ie rang lorsque I'on a peu ou pas

d'experience n'est pas une mince tache pour une jeune institutrice de

dix-sept ou dix-huit ans. Comment plaire a vingt ou trente enfants, a
deux fois plus de parents, au cure, a l'inspecteur et aux commissaires ?
Les cou rs de pedagogie se faisaient ,wares de ces conseils; c 'est ce
qu'ont da apprendre, a leurs depens bien sur, certaines enseignantes de
l'ecole no 4. II arrivait que ces institutrices perdent a la fois leur classe et
leur reputation. Rarement leur a-t-on donne la chance de s'expliquer.

Par ailleurs, il faut admettre que certains gestes meritaient, a tout Ie
moins, Ie questionnement...

En 1912, les commissaires demandent au surintendant de
l'Instruction publique I'autorisation de fermer l'ecole de la Ferme-Rouge
etant donne qu'il y a des plaintes serieuses contre l'institutrice.

En 1914, Ie 4 octobre, Ie commissaire Armand Briere est
mandate pour rencontrer madame Charbonneau afin de regler Ie litige
dans cette ecole ... Le 15 octobre, !'enquete etant faite, madame
Charbonneau est notifiee de son renvoi effectif pour Ie 22 octobre. Les
raisons invoquees sont les suivantes:

«Premiereme'lt- vOu.J avez trop J'enfantJ a vou.J pour vou.J permettre

iJe fave nne bonne claMe et- Jeuxiemement- iJan.; fa pO<lition que VOlld

itt!<! (em:einte), VOIU ne Jevez paJ eflJeigner. Ce <font le.J contribuable.J

qui JemanJent I'otre renvoi. »

En 1916, Marguerite Godard subira, a son tour, les critiques des
contribuables puisqu'elle utilise Ie catechisme historique. Elle devra
cesser immediatement cette pratique. De plus, on exige d'elle qu'elle
fasse une c]asse pour la premiere, deuxiemeJ troisieme et quatrieme
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annee separement puisqu'il y a beaucoup de negligence de sa part dans

l'emptoi du temps it ses eleves, souli.gne-t-on.

En 1918, une autre plainte des contribuables est sou mise it

]'attention des commissaires. Sur les conseils des elus scolaires, les

contribuables sont invites a ecrire leur plainte pour qu'elle so it

acheminee au surintendant de l'Instruction publique. En attendant, la

commission donne avis a I'institutrice de corriger immediatement sa

discipline, sinon son engagement sera resilie...
En fevrier 1923, Ie rapport de J'inspecteur J.E.Desgagne

confirme que, regIe generale, l'enseignement est donne de fa~on tres
satisfaisan te dans chacune des classes de la commission et que les

methodes d'enseignement sont bonnes. It termine en disant: «j'upere que

VOlILJ Jerez datiJ/aitd de Ce.1 performanced... » S 'il y a lieu d'etre satisfaits de la

pedagogie, les contribuables de la Ferme-Rouge doutent du

comportement de Blanche Blanchard. De tevrier a mai, de nombreuses

plaintes seront tormulees. C'est alors qu'on ...

«...donne al'W aMlle Blanchard de cutler tletl marchu avec le.J eLevu

aIL graM froid et tempiteJ pour faire geler le.J enfant.! et, de plu.l} de

le.J emp&hel' de ,Ie chaaJfer da.JU la claJ<fe lortlqu'iu ont froid... Si elle

ne tie conforme patl au pretlent avw, le<f commW<laire<f verront a ce

qu}elle tie cOlljorme. De pltu IlOUd lui enjoiglWlltI de jUzir <fa cla.Me a
quatre heuru dU <loir tel que le reglement I'exige.»

Un mois plus tard, Ie secn~taire-tresorLer l'avise ...

«que La commwtlion a decide de ne plu..J lui fournir d'huile attendu

qu'elle ell fait /lite trop forte dCpenJe. Lu trou autreJ eeoleJ Ollt, a
date, depell<fe de deux gallolZ<f et demi a trou gaIlOlZ<f. Ladite A'/lle

Blanchard en ut a JOIl tlixieme gallon. La commu<lwn ne paiera pad

pour le lavage dU logu; en con.<leqllenu} elle devra payer elle~/niine

pour le lavage de Jon 1o,qi<J fait par Dame G. Lemay. »

En avril, on lui donne un autre avis pour. ..

«...qu'elle change fa pOJitwn deJ haned de <fa claJJe afill que le.J ele~·u

aunt La lumiere en a.rriere au lieu de I'avoir en faa. Si elle ne led

chaage pad, le.J commuJairu iron! le.J changer eux-meme<l. De ptILJ,

elle devra Ilettoyer le.J horduru dU fenetru et devra CUJer de verJer le

contellu dU 4'ade de 'Utit par le.J fenitru, car it y a deJ cabinet.! pour

ceLa et elle do it J'en tlervi,.... »
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En contrepartie, si l'institutnce etait bien acceptee, les bonnes
relations se manifestaient durant toute I'annee scolaire. Valentine Briere,

Mlle Carriere, Mile L.Monette, Bernadette Bisaillon et Annette Grenier

beneficierent de I'estime de la pJupart des contribuables.

ECOLE NO 5 (1927)
En 1926 viendra s'ajouter un dernier arrondissement: Ie no 5, forme

d'une partie du canton Dudley annexee a la commission scolaire de

Kiamika. La maison-ecole construite au cout de 1200 $ est situee sur le
lot 53 du onzieme rang du canton Dudley appartenant a Hermenegile

Valiquette. EHe ouvre ses partes en 1927 grace a une su bvention

accordee par Ie Secretaire provincial pour la construction d'une ecole

sur un territoire de colonisation. EHe sera fonctionnelle jusqu'en 1950.
D'apparence plut6t modeste avec ses lignes sobres et denuee de

tout artifice architectural, la maison-ecole du rang des « Valiquette» est
construite en bois et recouverte en bardeaux de cedre. Le perron ne sera

recouvert qu'en 1931. Le hangar a bois, construit a la meme epoque,

devient inoperant des 1931 suite a une tempete. En 1937, l'ajout d'un

puits pres de l'ecole amenera l'inspecteur Bedard a hire la mise en garde
suivante:

",J'ai remarqu.e que VOIM avez cOllJtruit un puit.!. L'endroit a iti mat

choui: it Je trouve JOUJ teJ gouttiereJ et teau ell eJt corrompue. It ne

jauJra pad J'ell Jervir: it edt dallgereux. It aurait dfl itre cOllJtruit

plLld loin. '"

L'annee suivante, l'inspecteur Rosaire Filion

deplore l'aspect exterieur de cette ecole; elle ne bene

ficiera que de peu d'amelioration. Les annees de crise ne

permettront pas d'en faire une ecole confortable.

A l'interieur, sur un seul etage, on retrouve Ie

vestibule, la classe et Jes appartements de l'institutrice.
Tres rudimentaire, Ie logement de I'institutrice est com·

pose d'une chambre a coucher OU se trouve un lit et une L't:COLEceVALIQUETTE».

armoire servant a la fois de garde-robe et de garde-man-
ger, ainsi que la cuisine con tenant un evier, une table et deLL'\( chaises ...

Un poele a deux ponts situe dans la classe rechauffait Ie logement grace

a une ouverture dans le mur. Dans la cuisine, il y avait une trappe qui
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LE PUPITRE D'ECOLE «PEERLESS ».

Le mobilier comprenait aussi
I'estrade et Ie bureau de l'institutrice

sur lequel etait deposee la cloche. Si

certains pretendent que l'estrade est Ie
reflet de l'autorite echue it l'institutrice,
d'autres, plus pratiques, la conside

raient comme une fa90n bien concrete
de ne pas se geler les pieds l'hiver... A
chacun sa theorie. Le tableau derriere
l'estrade etait fait de planches que I'on

recouvrait de peinture noire ou plus
simplement de toile qu'on se procurait

chez « Granger et frered» au prix de
1,20 $ la verge; il etait muni d'une

donnait acces it la cave. Therese Bisaillon, une des institutrices qui a
vecu quatre ans it I'ecole « Valiquette );, se souvient qu'elle eut l'idee, un
jour, de deposer un poisson sur une solive dans la cave pour qu'iI se
garde au frais. Le midi venu, elle constata que son poisson avait disparu :
un petit animal s'en etait surement regale ... Elle comprit rapidement que
l'utilisation de la cave comme garde-manger n'etait pas une bonne idee.

Dans la dasse, les pupitres des eleves occupaient une grande

surface. Les reglements du Departement de I'instruction publique
obligeaient l'utilisation des sieges proportionnes it la taille des eleves ahn

que les pieds de ceux-ci puissent s'appuyer sur le plancher et que les

genoux soient bien flechis aangle droit; certains se souviennent de leurs

pupitres comme de veri tables instruments de torture ... Les inspecteurs le
soulignaient it l'occasion aux commissaires qui tentaient de corriger la

situation en achetant les pupitres les plus reconnus it l'epoque: Ie pupitre
d'ecole PeerLeJd manufacture par W.F.Vtlas de Cowansville, La pubJicite

annoo9ait que « Le pupitre Peerless edt recommalldi par Led lndpecteurd) Led
Commudaired et Maured d'icoLed) et par Led
hommed de dcunce et Led mtJecind... » Que

peut-on souhaiter de mieux! Des etats

de compte de l'epoque nous revelent

que pour dix pupitres, la commission

scolaire a paye 82,83 $ it la compagnie
Vilas.
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tablette pour recevoir les craies et la brosse. On notait egalement dans la

cJasse la presence d'une armoire destinee a recevoir les livres et les

archives de l'ecole de rang.
D'autres objets venaient completer Ie mobilier de I'ecole, a

commencer par Ie crucifix et la statue de la Vierge que l'institutrice

parait de ses plus beaux atours Ie mois de mai venu:

«NOllJ alliollJ ebereher ()e La mOIU.fe iJall<1 La foret pour fa ire un

repo.foir," a tOU.f Led jouN Led enfant.f eueillaient iJe,l fLeur.f qu'ii.f

iJipOdaient iJevant La .flatue. Parfow) IWUJ allumioll<1 un tampion et

rieitioll<! Le.f priereJ. C'itait /Wtre fafon a IZOIl.J iJe fiter Ie mow iJe

Mariel» nDlW eonfirme Tbirue BwaiLlo/L

Ajoutons encore I'horloge, Ie thermometre, puisque quotidien
nement la temperature etait prise et inscrite dans Ie journal de classe, la
lampe a l'huile, un sceau, un gobelet, un balai, un globe terrestre, Ie
boulier compteur et les cartes geographiques.

Avant I'ouverture de leur ecole, les enfants Filion, Leonard,
Piche et Valiquette traversaient la riviere du Lievre pour se rendre a
l'ecole du Lac-Rouge situee entre Ie lot de Daniel Saint-Aubin et celui
d'Albert Portelance. Cette ecole, dirigee durant quelques annees par
Annette Grenier, accueiBe de vingt a vingt-cinq eleves et relevait a cette
epoque de la commission scolaire Saint-Airpe du Lac-des-Iles.

A partir de 1927, les eleves n'ont plus a traverser la riviere pour
se rendre en classe, mais certains enfants doivent parcourir jusqu'a trois
milles pour y acceder. Le moyen Ie plus usuel pour se rendre a l'ecole
etait encore la marche a pied. Par beau temps, on s'en accommodait

aisement; certains enfants utilisaient la chaloupe pour se rendre a
l'ecole. Par temps maussade, c'etait beaucoup plus difficile; la maison
d'Alexina Filion - Henri - et celie de Blanche Valiquette - Donat 
devenaient des refuges ou. il faisait bon se rechauffer avant de
poursuivre sa route. Certains jeunes enfants ne frequentaient tout
simplement pas I'ecole durant la saison froide.

Pour les autres qui demeurent plus pres de l'ecole, Ie chemin des
ecoliers est pen;u comme Ie prolongement de la cour de recreation. C'est
un endroit privilegie pour se raconter des histoires, des vraies et des
moins vraies ... , se faire des confidences, se quereller a I'occasion et
s'inventer des jeux: Ie jeu des couleuvres attachees ... vous connaissez ?
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Rose-Emma Beauchamp est la premiere institutrice de l'ecole
no 5. Pour un salaire annuel de 375 $, elle doit instruire une vingtaine
d'eleves depuis Ie cours preparatoire jusqu 'it la sixieme annee. Elle
enseigne toutes les matieres exigees par Ie programme d'etudes: Ie
catechisme, I'histoire sainte, Ie franc;ais, Ie calcul, I'histoire du Canada et
la geographie.

A cette lourde tache s'ajoute Ie balayage, l'allumage du poele, Ie
menage et toutes autres fonctions qui incombent it celle qui « tient
maison ». Elle rec;oit 20 $ annuellement pour l'ensemble de ces taches

connexes. Elle sait cependant se faire aider; elle organise des corvees
avec ses «grands»: rentrer Ie bois, enlever la neige et transporter I'eau.

Ces taches sont pen;ues comme des recompenses et symbolisent une
prise de responsabilite. It s'agit souvent du premier emploi
remunerateur: Lorenzo Boudrias rec;oit 7 $ pour avoir transporte l'eau
pendant un an. L'annee suivante, une pompe a eau est installee a l'ecole.
C'etait un luxe pour l'epoque.

ACTIVlTES DES COMMlSSAlRES

Durant ces vingt annees, les commissaires poursuivent la gestion de
leurs cinq lieux d'enseignement. De la construction it la reparation des
ecoles, de l'administration des fonds publ.ics a la regie interne des ecoles,
nos elus scolaires font preuve, it tout Ie moins, d'efficacite.

Du point de vue pedagogique, les commissaires doivent veiller it
ce que les ecoles dont its ont Ie controle ne se servent que du materiel
didactique approuve. Ils doivent aussi exiger que Ies manuels utilises
soient autorises et uniformes dans toutes les eco)es de la municipalite.
L'inspecteur de I'epoque leur rappellera leur devoir a cet egard:

«J'ai cont!tati que touteel Let! ineltitutricet! de La rnunicipaLiti

n'employaient pa.J Le<! merne<! livre<!. II e<!t de votre devoir de jaire UJte

Lielte det! Livret! autorieled et d'en donner une copie a touteel Led

irutitulrue<! ajin qu 'iL y ait uniformiti de Livre<! danel La numicipalite,

Pourjaire un bon choi.T de li,'re<! "oUel pourrex eOlZJuLter M. Ie Cure ou

votre hwnble t!erviteur. »

A. A. Letarte, irupecteur.

En 1914, la commission scolaire installe une bibliotheque a
I' ecole du village. EUe sera composee principalement de livres offerts
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gratuitement par Ie Departement de I'instruction publique j des debuts

bien timides, mais pourtant reels.

D'autres realisations meritent d'etre soulignees. En 1924, la
commission autorise l'agronome A.M. Thifault a. faire une exposition
agricole a I'ecole du viJJage. Cette activite n'est pas etrangere au plan de
relance mis sur pied par Mgr Limoges et qui a pour objectif de
promouvoir la vie agricole dans Ie diocese. En 1929, Ie president de la
commission a Ie mandat d'organiser la « Fete des arbres I>. Cette activite,
situee dans Ie courant du mois de mai, est accueillie avec joie par les
eleves. En effet, par un apres-midi de beau temps, tous ont conge de
calcul et d'histoire et se retrouvent dans la cours de I'ecole OU Ies plus
«grands» procedent a la plantation des arbres offerts par Ie
Departement des terres et forets. II arrivait que Ie commissaire de
l'arrondissement et Ie cure en soient les invites d'honneur.

Toutes ces preoccupations pedagogiques sont parfois amoindries
par des considerations purement administratives. Les commissaires
faisaient-ils preuve de fermete ou d'intransigeance? Toujours est-il que
certaines resolutions portent a. reflexion: en 1914, un avis est donne aux
parents de

t< voir a ce que chacun {)e leur.! enfantJ qui friquentent {'icole ait !e.J
livru neceJdairu OtL bien qu'ilJ !e.J gardent chez-ell,,';.»

Aun autre moment, en 1922, un avis est donne aux locataires et
a. tous ceux qui ne font pas partie de la commission scolaire de Kiarnika
et dont les enfants frequentent les ecoJes de la commission

« ...qu 'a l'avenir fa ritribution mefkJuelle ut requiJe a fa fin {)e chaque

nwt4. Lu ifkJtitutruu .Iont aatoriJiu acollecter cu nwntantJ et a !e.J
remettre au .Iecritaire-tri.Jorier. TOLU !e.J enfantJ iJont !e.J parentJ ne

.Ie conformeront pad au pri.Jent aviJ .Icront renvoyi.J de l'ecole, .Ian.l

dilai... »

De fa90n plus particuliere, les com missaires son t au torises a.
pourvoir a. l'inspection medicale des eleves frequentant leurs ecoles. En
1915, ils avertissen tIes institutrices de ne pas recevoir en classe les
enfants des familles OU sevit la varicelle et, au besoin, de fermer I'ecole le
temps juge necessaire par Ie medecin.
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A l'automne de 1918, une importante epidemie d'inf1uenza - la
grippe espagnole - touche gJobalement la province. Toute la municipaJite
vit dans I'inquietude car eLle fait beaucoup de ravages dans la region et il
n'existe pas de remede efficace pour contrer cette maJadie. Les
commissaires decident donc de fermer temporairement les ecoles.

Apeine remis de cette terrible peur, voila qu'en 1919, une autre
epidemie, la variole, frappe les enfants de la municipalite. Bien que
moins foudroyante que la precedente, les elus scolaires n'en pl'ennent
pas moins des mesures exceptionnelles:

'( ... tout en/ant qui ne fournira pad un certificat me'()i~a1atte.Jtant da

vaaLnation ne dera pad auepti a l'i~ole. Quiconque ne de conformera

pad a cette dire~tive edt paddible d'un amende n'exce'{}ant pad 21 $ par

jour, et ce, tant que l'infraction Jurera. ,.

1930-1942

MALGRE LES TEMPS DURS
SITUATION HISTORlQlJE

Durant ces annees se succederont douze commissaires sous la gouverne
de Ubald Prevost. Ce dernier aura ete Ie president de la continuite a la
commission scolaire de Kiamika. Commissaire depuis quelques annees,
Ubald Prevost sera elu president pour la premiere fois Ie 9 juillet 1928.
Six mandats plus tard et apres avoir preside a plus de deux cents
seances de deliberations, iI tirera sa reverence Ie 11 aout 1946. Dix-huit
annees ou il a su avec Ie secretaire-tresorier, Adrien Filion, mener a bon
port les destinees de la commission scolaire. Malgre les temps durs,
malgre ces annees OU la vie avait une saveur amere, c'est avec
determination, generosite et passion qu'il s'est consacre aux affaires
scolaires. Durant cette periode, la commission scolaire connal'tra ses
annees de gloire. En effet, les cinq ecoles fonctionnent a plein rendement
et Ies inspecteurs concluent que; « (Ja.ILJ tetkJcmblc, Lorga.nuatinn dcoLaire edt
tru biell, pcul-etre mieu.x qu'aiLLeurd... »

Cependant la situation economique dans laquelle its devront
reuvrer est beaucoup moins reluisante que par Ie passe. En effet, en
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CONSEQ1JENCE DE LA CRISE: LES TAXES

L'une des consequences bien tangible de la crise se manlfeste par la
difficulte it percevoir les taxes scolaires. II va de soi que le contribuable
qui n'a pas de pain pour se nourrir peut difficilement s'acquitter de son
devoir de payer ses taxes. Privee d'une partie de ses revenus, la
commission est incapable de payer certains creanciers. Elle tente des
arrangements. C'est ainsi qu'au prod~s-verba] du 4 decembre 1932, on
peut y lire la recommandation sUlvante :

LES COMMISSAIRES: UBALD PRNoST,

ARTHUR MEILLEUR, NAPOLEON GRATTON

ET EMILE FILION,
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1929, une serieuse depression
sevit. Amorcee aux Etats- Unis,
elle touchera J'ensemble des

pays capitalis tes. Dans cette
foulee, le Quebec sombre dans
un profond desequilibre
economique. II s'en suivra une
crise qui durera quelque dix ans.
Le chomag'e et la misere gagnent
plusieurs families. Ceux qui
vivent sur les fermes seront un

peu moins affectes par la con
joncture economique, ayant l'opportunite de

viVl'e de leurs produits.
Certaines fermes ne parviendront

cependant pas a repondre aux besoins alimen
taires et vestimentaires des leurs. Toujours est-il
que tous sont soumis au rationnement, aux
« coupons ", et la misere est bien delle.

« Il &It prOpOJe par Henri Filion et JeconJi par E{)molld Namel que

monJiettr Jo,/ Forget Joit autorwi a rencontrer mon<lieur Albert

Guerin pour venir en arrangement al'ec ce derllier pour le compte de

priparation de<l delJU pour La recon<ltructwn de {'ecole no 3, lequel

compte J'i!eve a 50 $. £&1 conunuJair&l autoruent JOJ Forget a faire

L'offre de 25 $ altendu que La COf1U1ll.MWIl Jcolaire n'&lt paJ capable de

payer immiJiatement, La collecte d&l ta.''re.l itant pr&lque impo<l.Jible a
faire durant la crue. »



RAPPORT DU vERIFICATEUR
JEAN-RAOUL BEDARD POUR I.:AN:NEE 1937-1938

MUNICIPALITE SCOLAIRE DU CANTON DE KIAMlKA

Etat de I'ACTIF et du PASSIF Ie 30 juin 1938

ACTIF disponible:
Argent en caisse
Arrerages de taxes

ACTIF immobilise :
Ecole et terrain, village
:Ecole et terrain no 2
Ecole et terrain no 3
Ecole et terrain no 4
Ecole et terrain no 5
Ameublements
PASSIF exigible:
Comptes payables
Surplus revenus

PASSIF a longue echeance:

548.72
2655,67

7063,63
2000,00
2000,00
1500,00
1500,00
1200,00

138.63
3065.76

3204,39

15266,63

3204,39

Obligation en date du ler janvier 1936 - 15 ans a 5 % - par reglement Ie 8
decembre 1935. Approbation du Lt. Gouverneur en conseille 22 fevrier 1936:

CAPITAL IMJ\10BILISE

8200,00
7066,63 16266,63

Cerrifie conforme et veritable au meilleur de mon jugement et mes connaissances.

Bedard 3 aout 1938.
Jean Rf/.mJ Bloaro. Verif1cateur.
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587,14

587,14

5289,29

5289,29
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607,20
20.06

1833,98
175,00
10,00
25,00
25,00

9,51

40,70
21,20

923,03
12,90

635.00
400.00
500,00

90,00
38.35

4740,57
548,72

593,94
1 194,24

138,20
1562,59

258,73

38,33
1469,00

34,00
0,24

Etat des RECETTES et des DE-BOURSES apparaissant au livre de caisse pour
la periode du 1er juillet 1937 au 30 juin 1938:

DEBOURSEs
Salaires des institutrices
Salaire du secretaire-tresorier
Assurance de garantie
Verification
Loyer de salle
Depenses de bureau

Recompenses aux eleves
Assurance feu
Entretien des ecoles
Interets
Coupons d'interets
Obligations
Billet St-Pierre
Comptes 1936-1937
Remis a Corp. de W.D. & Bouthilier

RECETTES
Soldes en caisse Ie 1er jUlllet 1937:
Taxes 1937-1938
Retribution mensuelle
Arrerages de taxes
Interets et frais de ventes
Pour remettre a la Corporation
de Wabassee, Dudley & Bouthilier
Octrois
Fonds de pension
Avis

Solde en caisse Ie 30 juin 1938

VERIFICATION DELA CAISSE:
Solde en caisse Ie 30 juin 1938 548,72
Ajouter- Recettes au 29 juillet
1938- jour de verification 38.42

En banque Ie 29 juillet1938
Moins- Cheques en circulation



t:.tat des REVENUS et des Dt:.PENSES pour l'annee 1937-1938

REVE

2287,32

10132,39

10132,39

~F[CIT.

9442,01
400,00
290,38

3065,76
7066,63

1833,98
175,00

10,00
25,00
25,00
2J,20
9,51

40,70
1023,65

12,90
400,00
420,00

3996,94
290,38

COMPTE DE SURPLUS OU D

A1.UNICIPALITE scor

Surplus de l'annee 1937-1938

Salaire des institutrices
Salaire du secretaire-tresorier
Assurance de garantie
Verification
Loyer de salle
Assurance feu
Depenses de bureau
Recompenses aux eleves
Entretien des ecoles
Intt~rets sur billet
Obligations
Interets, coupons

Surplus Ie I er juillet 1937
Plus- Debenture ou obligation
Surplus de l'annee 1937-]938

SurpJus- Revenu Ie 30 juin 1938
Capital immobilise 30 jui.n 1938

Taxe 254 565.00 it 0,85 2 165,82
Taxe speciale 226,33
Retribu tion mensu elJe 135,20
lnterets & frais de ventes pour taxes
all Conseil de Comtt~ 258.73
A~s ~M

Octmis elu GOllvernement 1469,00
Fonds de pension 34,00 4287,32

-....~.u.NSES.
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Comme Ie financement de l'enseignement primaire est assure

principalement par les taxes scoJaires, i1 va s'en dire que les dettes

s'accumulerent en consequence. En 1935, la dette s'elevait a. 8695,88 $.
La commission ne parvenait pas a. rembourser tous ses emprunts sur

billets temporaires. C'est alors qu'en octobre 1935, on demanda a la

Commission des Affaires municipales du Quebec et au surintendant de

I'Instruction publique la permission de consolider la dette f10ttante de la

commission scolaire. Des « bons» ou « obligations» furent ainsi mis en

circulation pour une periode de quinze ans au taux de 5 % d'inted~t. Vne

taxe speciale fut instituee pour payer cet emprunt.

La liste des proprietes a etre vendues au ConseiJ de comte pour

non-paiement des taxes s'allonge d'annee en an nee durant cette periode.

En 1942, l'inspecteur Fortunat Royer reprimande les commissaires pour

leur manque de vigilance:

« ••• il reJte encore plc.w (Je 1576 $ a percevoir Jur led arriraged (Je

taxed. eet itat n'edt pad normal et paralYde led activit&! de l'otre

commiMwn dcolaire. Si la perception .Ie fawait rigalieremeltt) peat

etre pourriez-voud (Jiminaer Ie montalll: de I'emprunt, Iujllel de cbiffre

a 6900$... '"

LES SALAI RES

La perception difficile des taxes scolaires et le peu de subsides

gouvernementaux auront des consequences desastreuses sur le salaire
des institutrices.

Deja en 1922, it l'institutrice du village, la commission allouait la

somme de 375 $ par annee. En 1928, I'institutrice de rang recevait

annuellement 375 $, plus 20 $ pour le travail d'entretien de I'ecole. Ces

gages, pen;us comme de pietres salaires, permettaient, tout au plus, la
survie de celles qui les recevaient.

Passer d'un salaire de survie it un salaire de famine, voila la

situation dans laquelle etaient plongees les institutrices de rangs a partir

de 1930. En effet, en 1932, les salaires avaient chute a275 $ annuel
lement. En 1933, pour une remuneration totale de 225 $, c'est-a-dire

pour 1 $ par jour, l'institutrice devait, bien sur, enseigner, assumer Ie

baJayage et Ie lavage de l'ecole. De plus, elle devait fournir les ustensiJes
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de cuisine et payer Ie savon et les brosses necessaires pour Ie lavage de

I'ecole. Lors de sa visite du 2 octobre 1933, I'inspecteur Arsene BriUon

ne manque pas de critiquer cette decision:

« • •En parcourallt l'otre regidtre oeJ oeliln!ratiollJ, j'y ai lu une

ruolution Jinguliere. D'apre,l cette recJolution, l'illJtitutrice cJerait

tenue tUm dculenumt a l'entretien oe cJa cia.Me, mail aUcJJi a /ournir

tOlLcJ lecJ objet.l nece.JcJaire.J au menage teu que brocJcJecJ, cJavon, etc.

L'entretien (JecJ ecoleJ edt un (Je.l (JevoirJ (JecJ commiJcJaireJ.

L'inJtitutrice IU peut y itre aAreinte. Je VOlLcJ .Iaurai gre (Je /aire

(Jwparaitre cette irrigulariti au pllLcJ tot. VOlLcJ Javez que lecJ CWJe.J

(Joivent are balayee.J tOlld lecJ jOllN ct que Ie lavage (Je.J plaJuher.l (Joit

itre fait une /oil par moil. Je ne croiJ pM que cela pUkMe .Ie/aire cette

annee .Ii l'in.ftitutrice e.Jt obligee Iwn cJeulement (Je (Jonner cJon tempcJ,

maw aucJ.li (Je /ournir a minu cJon cJalaire 1e.J articlecJ UUJilpefUablecJ

au min.age... »

Les conditions salariales etaient differentes pour les religieuses

qui enseignaient au village. En 1932, chacune des religieuses recevait

375 $. En 1933, la commission tenta des negociations avec la superieure

generale des Sceurs de Sainte-Croix de ville Saint-Laurent pour

diminuer Ie salaire des religieuses. Tentatives peu fructueuses a leur avis,

car une baisse de 10 % seulement est consentie, ce qui etablit Ie salaire

annuel a 338 $. Comparativement a l'institutrice rurale, la religieuse

re((oit 113 $ de plus. Linspecteur Brillon denonce cette inegalite:

« .. .A valeur egale, je ne voi.l pad pourqaoi Ie .Ialaire (Je l'inAitutriee

Ia'ique cJerait illferieur a cclie (Je l'ill.ltitutrice religieu.Je. II y a la. une

i,y"ucJtice que je ne derail pa.,/&be (Je voir (Jilparaitre. »

11 faudra attendre une dizaine d'annees pour que cette iniquite

salariale soit abolie; a ce moment, toutes les institutrices de la

municipalite recevront 400 $ annuellement.

Qualifiees de « pretresses de la terre» par les membres du clerge,

de qui eUes re((oivent maints eloges et temoignages d'admiration, elles

n'en sont pas pour autant reconnues a leur juste valeur. Elles sont plutOt

considerees comme des personnes de classe inferieure par les com

ffilssarres.
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En 1936, Ie Comite catholique de l'instruction publique,
conscient de l'insuffisante retribution donnee aux institutrices rurales,
oblige les commissaires scolaires a hausser les salaires mi.nimalement a
300 $ par annee. Quelques mois plus tard, sous les pressions constantes
des commissions scolaires, Ie gouvernement nouve.llement elu de
Maurice Duplessis renverse la decision du C.C.I.P. et reporte Ie salaire
minimum a 250 $ annuellement.

Cette position gouvernementale n'est pas etrangere au fait qu'en
1936, une institutrlce de la Malbaie, Laure Gaudreault, decide de
regrouper en association les institutrices ruraJes.

« Le meil1eur avocat de <fa propre caUde) C'edt encore doi-mime... II cOllvient
que /'inJtiJutrue mra/e cbercbe aam.e!iof'er <fa propre <fituation en du6i:JJant moil1.d
pMdt'Vement Ie dort qui Lui edtfa~» proclame-t-elle bien haut et fort. C'est
ainsi qu'est ne Ie premier syndicat d'institutrices du Quebec: A.C.I.R.:
Associati.on Catholique des Institutrices Rurales.

Le ler avril 1937, un cheque de 405,91 $, representant les
subventions, etait emis par Ie Departement de l'instruction publique ala
municipalite scolaire sur les fonds des ecoles publiques pour l'annee
scolaire 1935-1936. Le surintendant de l'Instruction publique y ajoutait:

If Comm.e je vOUJ Le dwaw {'annie dernierc, Ce.J duhl'entiofl.j devront

vou.J encourager a promouvoir davantage La cau.Je iJe L'e{)ucatum iJand

votre municipaLiti; eLLu devront etre empLoyee.! JpeciaLement a
augm.enter Lu claLaire.J de VOcl uwtitutrue.J... »

8i Ie maigre salaire des institutrices est a deplorer, la meme
situation prevaut pour les ouvriers travaillant a la construction et a la
reparation des ecoles. En 1924, la commission accordait 40 cents de
I'heure a J'ouvrier non specialise; en aout 1933, une resolution des
commissaires fixe les salaires a 15 cents de l'heure pour I'ouvrier. On lui
accorde 30 cents de l'heure s'il travaille avec deux chevaux et 22 1/2
cents s'i! n 'en fournit qu'un.

Tous, sans exception, passent au couperet. C'est ainsi que les
gages du secretaire-tresorier s'abaissent de 25 $ pour etre fixes a 175 $ et
que les honoraires du verificateur de livres sont etablis a 30 $ au lieu de
50 $. Le prix du bois de chauffage. toutes longueurs et categories
con fondues, est reduit de moitie: il etait de 2,75 $ la corde en 1928; il est
de 1,30 $ en 1933. Meme les recompenses offertes aux eleves a la fin de
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CONSTRUCTION D'ECOLES
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l'annee scolaire seront restrelntes; de 70 $ en 1929, elles chutent a 15 $
en 1933, et ce, pour cent soixante-quinze eleves...

« •• ..Ie VOllJ fllicite de.J traIJaux qui y ont iti faiu.

VOIL.I al'ez au nUl1uro J, une honne mai.fon. .. »

En juin 1934, un octroi de 1 200 $ est accorde

pour la construction de la nouvelle ecole. La somme est

aussitot remise a MoYse Saint-Louis qui s'etalt porte

preteur sur balet temporaire pour la construction de cette

ecole.

A l'ete de 1935, un incendie majeur ravage Ie

vieux couvent situe it ['est de I'eglise. Les commissaires

decident done de reconstruire, Ie plus rapidement

possible, sur un site different, une nouvelle ecole au

village. L'echange de terrains se fait avec la Fabrique.

Meme en periode de recession, la commission scolaire consentira, bien
malgre elle, a la reconstruction de deux de ses ecoles: I'ecole no 3 du
septieme rang et Ie couvent au village.

En dIet, en 1932, l'ecole no 3 est dans un etat tel que des
reparations majeures s'imposent; de plus, elle doit etre deplacee car la
nouvelle route reliant Val-Barrette a Notre-Dame-de-Pontmain doit
passer a }'endroit OU est situee l'ecole. Sur recommandation de
l'inspecteur, la commission convient qu'il n'en coutera pas beaucoup

plus cher de construire une nouvelle ecole. Elle sera situee sur Ie lot
appartenant a Jos Forget. On prendra soin de lui donner l'orientation
exigee par Ie Departement de l'instruction publique et on evitera de la
construire pres du chemin j Ie Departement de l'instruction publique
recommandait que les maisons-ecoles soient construites it trente pieds au
moins du chemin public.

Le contrat de construction est accorde it Danny Hughes pour Ia
somme de 1 200 $. A ce prix, il pourra cependant reutiliser tout Ie
materiel de la vieille ecole. En moins de trois mois, l'equipe de Danny
Hughes construisit une ecole qui s'est merite les eloges de l'inspecteur
Brillon:

MAISON-"COlE NO 3 DU

SEPTI~ME RANG.



L'ecole sera situee au sud-ouest de la salle parois

siale, au numero 3 du chemin Valiquette, de nos

Jours.
Pour un peu plus de 6000 $ - les assurances

en donnait 3 808 $ - on construira une ecole de deux
etages mesurant quarante pieds par cinquante
pieds. EUe comprendra trois classes, un logement
pour les institutrices et une chapelle. L'inspecteur
Brillon, qui la visite Ie 22 novembre 1935, dira
d'elle:

L'ECOLE DU VILLAGE NOUVELLEMENT

CONSTRUITE EN 1935.

f( •• Au village, VOULJ avez condtruit une mauon excellente ti tout point

de vile - un peu dpaci.eJue peut-etre-. ToutefolJ, VOd CIfl.Jded ell operation

auraient hedoin i)'un dydteme de ventilation. Il me demMe qu'ilvoULJ

derait fLUile i)e rem£Jier ti ce i)ifaut qui en ~It 1m derielLx. »

En 1936, deux portiques furent ajoutes et la galerie fut installee
en 1937.

ECOLE DU CHEMIN CHAPLEAU (1940)
C'est en 1940 que l'ecole du chemin Chapleau est construite. Cette ecole
n'etait pas sous la juridiction de la commission scolaire de Kiamika.
Cette ecole de rang appelee «ecole de coLonuation» etait situee sur un
territoire non organise en municipalite scolaire et l'enseignante ou
I'enseignant etait remunere a meme l'argent du gouvernement.

L'ecole n'a qu'un seul etage et accueiUe jusqu'a vingt-trois eleves
durant ses bonnes annees. Sur Ie terrain de J'ecole, il y avait une «croix
de chemin ». Frequentee surtout par les ecoliers et les habitants du rang
lors du mois de Marie, la croix de chemin soulignait
bien que l'ecole de rang etai t en quelque sorte Ie
«vestibule de l'eglise ». Ajoutee aux prieres, a
l'enseignement du catechisme, aux objets religieux
et aux images saintes donnees en recompense aux
eleves, la croix de chemin est une manifestation
reJigieuse de plus.

En 1940, Adrienne Filion fut la premiere ECOLEDUCHEMINCHAPLEAUCONSTRUITE

instltutrice a enseigner a cette ecole. En 1941, elle EN 1940.
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renouvelJera son contrat pour une autre annee. Fernande Meilleure et
Annette Roy lui succederont. En 1943, Marc Deschamps prendra la
releve; pendant quinze ans, il sera Ie ma'itre assidu et inconteste de cette
ecole.

Ce n'est que Ie 22 juin 1960, par I'arrete en conseil no 922, que Ie
territoire non organise au point de vue scolaire est annexe a la
municipaJLte scolaire de Kiamika. Ce territoire, situe dans Ie canton de
Kiamika, comprenait les lots 14 a35 inclusivement des rangs nord et sud
du chemin Chapleau.

LES INSTITUTRlCES

Malgre les temps durs et malgre des salaires de famine, la commission
scolaire accueiUera durant ces annees des institutrices qui marqueront,
par leur perseverance' et par leur excellence, I'histoire des ecoles de
rangs a Kiamika.

Bien sur, il y eut d'autres bonnes enseignantes qui n'etaient que
de passage a Kiamika, une annee ou deux, parfois un peu plus.
Lexcellence de leur travail etait soulignee par les inspecteurs Bedard,
BriUon, Filion et Jolin. Bien sOr, il y eut les Sreurs de Sainte-Croix avec
leur Superieure Sreur Sainte-Eva; leur apport a I'instruction et a
l'education est incontestable. Elles se faisaient un point d'honneur de
donner Ie meilleur d'elles-memes. Des annees de labeur qui furent
couronnees de succes. Mais les autres? Celles qui s'installaient, parfois
pendant plusieurs annees, dans la meme ecole de rang?

Les ecrits se font rares pour arriver a fIxer les traits, en complete
justice, de la personnalite de ces femmes dont nous soup~onnons la force
de caractere, la tenacite, la generosite et I'etendue de la vision educative
pour la jeunesse de ce temps. Qui etaient-elles ces femmes de carriere
dont plusieurs se souviendront? Elles ont pour noms: Madeleine
Forget, Germaine Belisle, Rose-Emma Beauchamp, Therese Bisaillon...

En 1933, a peine agee de 17 ans et detentrice d'un diplome de
neuvieme annee du pension nat Notre-Dame de Sainte-Croix de
Montreal, Madeleine Forget prend les renes de l'ecole no 3. Durant une
dizaine d'annees, elle sera I'ame de cette ecole. Madeleine Forget etait
familiere avec les ecoles de rangs; eleve, elle avait frequente l'ecole no 3.
En septembre 1933, une autre realite l'attendait: elle avait la
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LES EL~VES DE MADELEINE FORGET:

ALINE, EUG~NE ET YVEnE LAJEUNESSE;

THER~SE ETOVIDE DiOnE; GEORGES

VALlQUEnE ET L'~LEVE BELAIR.
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responsabilite d'une quinzaine ou vingtaine d'entants
d'ages differents, partages en plusieurs divisions. Peu
importait, elle avait la « vocation". L'inspecteur Brillon,
qui la visite en octobre 1933, dira d'elle: «;lflLe Forget

di/JUte bien»; en 1935, il lui accorde la note de 9110 et
ajoute qu'elle progresse toujours. En 1939, l'inspecteur
Jolin ecrit: ({ La cLadde, dand l'erUJemble m 'a farorablement

imprudwnni» et en 1940, il conclut que «IJ1tLe Forget donne

ane belle formation et bon endeignement. " En 1944,
l'inspecteur Premont lui accorde la meilleure note.
Madeleine Forget quitte I'ecole en 1944, mais elle
reviendra a I'enseignement dans les annees soixante-dix, MADELEINEFORGET, ENSEIGNANTE A

L'~COLE NO 3.
au village cette fois-ci.

Madeleine Forget se rememore ces annees a la
petite ecole avec bonheur. Elle se considerait chanceuse
comparativement aux autres institutrices de rangs;
l'ecole etait situee sur Ie terrain de son pere; elle ne
logeait donc pas it l'ecole. Durant la saison froide, tot Ie
matin, sa mere aUait allumer Ie poele; l'ecole etait bien
confortable lorsqu'elle se presentait en c1asse et, Ie midi,
un bon repas chaud l'attendait...

Germaine Belisle est Ie f1euron de l'ecole no 2.
Native de Lac Saguay, elIe enseigna une premiere fois en
1925 a l'ecole du SL~eme rang. En septembre 1932, elle
reviendra prendre la gouverne de I'ecole no 2 pour ne la
quitter qu'en 1941.

NeuE annees pendant lesquelles elle relevera les
defjs avec autant de courage que d'amour, autant de
labeur que d'audace et autant de generosite que de restriction. Des son
retour en 1932, elle remit a flot une ecole OU la discipline avait, semble-t-
il, fait deEaut. L'annee precedant son arrivee, l'inspecteur disait de
l'enseignante en poste: «etLe a eu affaire a une claMe ()ifficiLe oil ptu.J d'ane

ma'itreJde d>expirience aarait icbou.e. .. » Avec I'arrivee de Germaine Belisle,
les jeunes loups se transformerent en petits poussins bien dociles... Dans
la vingtaine avancee, Germaine Belisle etait une institutrice d'experience
doublee d'une grande competence, a en croire les rapports elogieux des
inspecteurs. En juin 1935, Arsene Brillon ecnra a son sujet:



«Il eJt ivi()ent qu 'elle eJt une inJtitutrice Jupirieure. Elle IJOIU

()emandera Ulle augmentation ()e JaLaire, Ji elle ne L'a dlja fait.

J'e./pere bien que voUJ comprenez. que IJotre ()evoir edt ()e Ie lui a.ccOl·()er.

Vne commiJJion Jcolaire doit faire tOIU Ie.! Ja.crificed quanJ iL J'agit de

cOluerver UI1£ compitetU:c. "

Apartir de ce jour, annee apres annee, la commission lui accorda
une bourse de 25 $ pour souligner ses succes dans l'enseignement. Son
depart, a la fin de mai 1941, fut accueilli avec peine et desolation.

Celles et ceux qui ont ete formes par Germaine Belisle se
souviennent d'elle comme d'une educatrice bien exigeante mais juste:

« On ita;t puni n.:Mez Jouvellt. Le./ punitionJ .Ie ruwnai.ent a are miJ

a genoll...Y ou elzeore on itait pril'i de rkriatwlM En fait, c'itait un

nwment priviligii pour replLJcler nOel lefDIU. En pirio()e de pWlition,

no./ re./uUatd elcolaired n'en itaielll que meiLLeltrcJ ", dira L'WI d'eux.

Tous se souviennent de l'excellente musicienne qu'etait cette

enseignante. Corgue, le piano, Ie violon, l'accordeon ... tout l'interessait.

Les fetes religieuses, Noel particulierement, etaient agrementees par les

chants des enfants diriges par elle.
D'autres se rappellent de la Germaine Belisle sportive. En saison

froide, apres la classe ou durant la fin de semaine, la maltresse devenait

skieuse. Acclte de l'ecole, il y avait une petite montagne et elle partageait
volontiers ses skis avec ses eleves : a deux sur des skis, il fallait Ie faire !

D'autres ont a l'esprit Ie souvenir de leurs chasses aux

grenouilles. Et bien oui, elle aimait se regaler de cuisses de grenoui]]es. 11
y avait un marecage tout a cote de l'ecole. C'est donc sans grande peur

que les eleves se transformaient en predateurs de ces petites betes... et
ce, pour Ie plus grand plaisir de l'institutrice.

La generosite, la compassion et la discretion de cette institutrice

sont gravees dans la memoire de certains de ses eleves. Si elle constatait
que l'un d'eux n'avait pas son lunch, discretement, durant la recreation

de l'avant-midi, elle glissait un sandwich au sirop de maYs dans son

pupitre.
II y aurait tant a dire ... tant a raconter.
Rose-Emma Beauchamp en est une autre qui aura marque les

ecoles de rangs de Kiamika. Elle'y enseigna au mains six ans. D'abord,

256 I C rI A PIT R E J



en septembre des annees 1928 et 1929, elle reuvre a I' ecole no 5

nouvellement construite. En janvier 1930, elJe tombe gravement malade;

elJe doit quitter et en son absence, I'ecole demeurera termee. En
septembre 1930, s'etant refaite une sante, on la retrouve a ['ecole no 2 et

de septembre 1935 a avril 1938, elle rayonnera it I'ecole de la Ferme

Rouge.
Apres quelques annees de dtff'icultes pressenties avec Ies

tnstitutrices de I'ecole no 4, voila qu'arrive une institutrice chevronnee:

« Ce qu'une ifkltitutrice competente et pOdde{)ant de {'experience peut

opereI' de cbangementJ dafkl nne cUude.

NOLU en avond nne preucJe palpahl.e a {'ecole no 4. On n'y reCOIUl.ait

pluJ leJ eleved. Je veux croire que VOUd mettrez tout en O!uvre pour

COfklert'er IongtempJ VOJ bonneJ ifkltitutriceJ. »

Tel etait les propos de l'inspecteur BrilIon a son egard en 1935.
En septembre 1937, tout autant d'e]oges attendaient Rose-Emma
Beauchamp et les trois autres maltresses de rangs :

« •••Je Il.e veux pad VOUd cacher que j'y at: vu a to!uvre qu.elqUeJ-WleJ deJ

me,:{l.eure,f indtitlltriceJ de nwn territoire d'indpection; Mlle.J BefiA.e et

Beaucbamp. Elle.J font deJ CUu,jeJ re/1Ul.rqluzble,J et {'annee n 'eJt quIi
deJ dibuu. VOd deux autreJ /1Ul.ttreJdeJ auront dU ducced aU.<I,ji... »

C'est avec un protond regret que Rosaire Filion constate
I'absence de Rose-Emma Beauchamp en avril 1938:

« .. .je n 'ai pu vuiler votre ecol.e no 4- fermee a CeJ dateJ par ,jmte de fa

mafadl:e de ,fa Htufaire/ je diplore vivement pour Mlle Beauchamp

qu'elle ait ili aindi atteinte et lui ,jouhaite Ull prompt et Jur

ritabludement, pour elle et pour votre conunWdwn, car elk VOUd eJt

Wle indtitutrice de premiere lJaleur. })

Quant it Therese Bisaillon, elle comp[etera ce quatuor de femmes
courageuses et competentes qui ont donne quelques annees de leur vie a
la cause de I'education. Elle enseignera quatre ans a I'ecole no 5.
D'abord, une premiere an nee en 1933 et apres une absence de trois ans,
elle reviendra en septembre 1937 reprendre Ie flambeau. En juin 1940,
elJe quittera. Mile Bisaillon taisait partie d'une des premieres promotions
d'enseignantes graduees de J'ecole Normale de Mont-Laurier. Fondee
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par Mgr Limoges en 1927 et dirigee par les seeurs de Sainte-Croix,
l'ecole Normale preparait a l'enseignement en offrant Ie cours
eJementaire, Ie cours superieur ou Ie cours complementaire. Therese
Bisaillon detenait un diplome du cours superieur.

Sa competence ne s'est jamais dementie. Les inspecteurs Brillon
et Jolin diront d'elle:

..... .Le.J iteve.J Jont entre bolUWd main.! et lu ri<lultau <lcolaire.J <leront

au nwinJ iquivalenu aceu;r de ['an pa<l<li. »

«...L'icole jonctionne anwn entiere <lalwjaction..• »

« .. MIle Bi<laillon jait dU bon travail ell c{atMe. Le.J it.eve.J doni bien

claJ<licI... »

Malheureusement, en 1941, la stabilite dans les ecoles
commencera a s'effriter. Des difficultes pointent dans trois des quatre
ecoles de rangs. En janvier, a l'ecole no 4, arrive une nouvelle maltresse,
Jeanne Millette, a qui l'inspecteur reprochera son manque de stabiJite et
de constance. Les eleves sont faibles et plus de la moitie ont quitte
l'ecole. A l'ecole no 5, Antoinette Heroux s'adapte difficilement au
milieu, ce qui nuit a sa popularite. L:inspecteur Jolin lui reproche de

« trop jaire <lentir au.'X it.eve.J lu laciUlecl qu'elle remarque cbez eu.'X et

Wi recomnuuUJe de mettre de cOli 1e.J comparawon.!... »

A ]'ecole no 2, Germaine Belisle a abandonne sa classe Ie 1er juin
1941 mettant ainsi 6n a neuf ans de continuite. Une jeune institutrice
nouvellement engagee a I'ecole no 2 demissionne presque aussitot. Ce
n'est qu'en fevrier qu'une enseignante non diplomee, Cordelia Lachaine,
sera engagee pour terminer l'annee. Entre-temps, trois eleves de
septieme annee avaient abandonne leurs etudes.

Les ecoles no 4 et no 5 n'ouvriront pas leurs portes en septembre
1941 faute d'institutrices, et ce, au grand desarroi du cure nouvellement
nomme: I'abbe Marcel Poissant. L'inspecteur Royer reconnaltra la
bienveillance de ce dernier a la cause de I'education:

«Grace au divouement iltlad.Jahle de M. Ie Curi Pow<lant, ['une {Je.J

ieolu a ili OUl'erte... VOU<! avez l'immelue avantage d'avoi,. a la tete

{Je votre paroi<l<le Ult pl{Jagogue de haute compitence. C01uultez~le

.fouvelll {Jail<! fa direction {Je VO<l lcolu, et ce <lera <lage. »
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1942-1954
DECLIN DES ECOLES DE RANGS

Cette periode de la vie scolaire debute sous la presidence de Ubald
Prevost et Adrien Filion y redige ses dernieres pages en tant que
secretaire. En 1946, Emile Filion prend Ie relais ala presidence. Quant a
Jerome Filion, il commencera son mandat de secretaire-tresorier; figure
de proue dans I'histoire des ecoles de Kiamika, sa tenacite a grandement
forge Ie destin de la vie scolaire pendant vingt-six ans, et ce, jusqu'a la
dissolution de la commission scolaire.

Pendant ce temps, a l'echelle provinciale, l'evolution scolaire suit
Ie climat politique, religieux et economique de l'epoque. Les deux
guerres mondiales ont declenche une veritable revolution industrielle.
Consequemment, la ruralisation perd du terrain. Au cours de cette
irreversible evolution, l'ecole prendra une importance de plus en plus
considerable. II est admis par la majorite que Ie meilleur patrimoine a
laisser aux generations montantes, c'est encore une solide formation de
base. C'est ainsi qu'en 1943, une loi etablit la frequentation scolaire
obligatoire jusqu'a quatorze ans.

Cette Joi portera ses fruits car, iJ faut bien l'admettre, le besoin de
scolarisation n'etait pas pressenti par tous. En 1941, on comptait trois
cent vingt-sept eleves d'age scolaire dans les cinq arrondissements. De
ce nombre, seulement cent quatre-vingt-sept frequentaient l'ecole. On
peut trouver plusieurs explications a cet etat de fait: distance, maladie,
travail a domicile, absence prolongee et partois manque d'institutrices. II
demeure, cependant, que la meiJIeure propagande en faveur de la
frequentation scolaire n'equivaut pas a l'imposition d'une loi. Deja, en
septembre 1943, quelques mois seulement apres l'adoption de la loi sur
la frequentation scolaire, on compte deux cent trente inscrits.

De cette loi decoule un nouveau poste assume par Ie secretaire
tresorier, Adrien Filion, celui de controleur d'absences. Pour 25 $ par
annee, il doit surveiller I'application de la loi dans la municipalite
scolaire et faire rapport a la commission scolaire et au surintendant de
l'Instruction publique. A partir de 1950, Ie cure Poissant occupera ce
poste.
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A cette epoque, l'organisation scolaire va bon train. Grace a
l'initiative du cure Poissant. une neuvteme annee est organisee au village
et des cours d'enseignement menager sont dtspenses par une
conferenciere dans toutes les ecoles. En 1942, la bibliotheque scolaire,
commencee bien timidement en 1914, s'enrichira de nouveaux livres. A
la demande de l'Lnspecteur, les commissaires conviennent de voter un
montant de 5 $ par classe durant dix ans pour l'equiper. De son cote, Ie
Departement de l'tnstruction publique a fatt parvenir quarante volumes
par classe et s'engage a poursuivre ce don durant dix ans. Une tnitiative
grandement appreciee des eJeves et des institutrices.

Pendant ce temps, Ie sort des ecoles de rangs ne s'amelior'e guere.

Au debut des annees cinquante, la commission songe a abandonner ce
systeme au profit de la centralisation scolaire au village. L'ecole de rang
perdra ainsi ses titres apres avoir jete solidement les bases du systeme
d'education quebecoise dans les regions agricoles.

FERMETURE DE L'ECOLE NO 5 (1950)
En 1942, a l'ecole no 5, on accueiJlera Ie premier maitre d'ecole la'ic de la
commission scolaire de Kiamika: Benjamin Belisle, natif de Lac-des
Ecorces, Une permission speciale, demandee a Mgr Limoges, fut requise
pour I'engager. Lors de son mandat, qui dura deux ans, I'ecole est
remplie a pleine capacite; on ne sait plus OU placer les eJeves. Lui
succederont Rejeanne Huberdeau, Rita Godard et Therese Girouard,

La fermeture des ecoies de rangs ne s'inscrivit pas a l'interieur
d'un plan determine d'avance. ELle releve davantage de circonstances

incontrolabJes.

En fevrier 1945, des citoyens de Lac-du-Cerf demandent leur
detachement de la commission scolaire de Kiamika. II va s'en dire que
les commissaires de I{jamika n'acquiesceront pas facilement a cette
demande. Des obligations financieres sont au cceur du litige; il ne
restera que huit families pour assumer les depenses de l'ecole no 5. Une
correspondance s'entame avec Ie surintendant de l'Instruction publique,
mais cette demarche sera vaine. La commission scolaire de Lac-du-Cerf

voit Le jour a la fin de L'annee 1945.

En 1948, un autre citoyen du canton Dudley, Rene Ouimet,
demande La permission de faire partie de la commission scolaire de Lac-
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RITA GODARD.

ENSEIGNANTE EN 1947, A
L'EcOLE NO 5.

du-Cerf. Sa demande, bien que legitime, est refusee par crainte que
d'autres contribuables fassent la meme demande.

Le 30 octobre 1949, a une assemblee speciale des commissaires
ou sont presents Rene Ouimet et les commissaires de Lac-du-Cerf,
Rosario Wester et Josaphat Dicaire, la commission scolaire de Kiamika
decide d'abandonner les terrains demandes par la commission scolaire
du Lac-du-Cerf a la condition, cependant, que Ie Departement de
l'instruction publique soit consentant a demenager ['ecole" Valiquette»
au centre de la partie restante de l'arrondissement, sans frais pour les
contribuables dudit arrondissement. Une rencontre avec l'honorable
Albiny Paquette est organisee pour soumettre les plans de
reorganisation. Le projet, a peine cons:u. momra de sa belle mort, car il
ne reste plus que neuf enfants dans l'arrondissement no 5 ... La
commission scolaire convient donc d'organiser un transport au village
pour ces enfants plutOt que de proceder au deplacement et a la refection
de l'ecole.

C'est ainsi qu 'en 1950 s'eteindra la premiere ecole de rang de
Kiamika. La derniere institutrice, celie qui sonna la derniere cloche qui
rassemblait les enfants du canton Dudley, fut Yvette Filion.

En 1951, la commission scolaire de Kiamika donne son
consentement pour que tous les contribuables a partir de chez Alberia
Leonard soient integres a fa commission scolaire de Lac-du-Cerf.

Par la suite, l'ecole sera vendue a Lorenzo Valiquette qui en fera
un chalet d'ete bien confortable. En 1958, cette maison-ecole-chalet
servira de salle de reception lors du mariage de Madeleine
Lacasse et Clement Pilon. Quelques annees plus tard, un
incendie detruira ce qui aura ete un lieu de savoir pour plusieurs
enfants des environs.

Rita Godard, l'une des dernieres enseignantes de I'ecole
"Valiquette", nous confie ses souvenirs:

« Fin juin 1946; je me priJente, Rita GOdard, je <lui.! de retour

cbez meJ parentJ a Labelle apre.; deux amue<J de formation et

de <ltage<l chez le<l relt'gietue.J de Sainte-Croix a «L'Ecole (Je

IJfarie» diU Cote-de.J-Neige<J aMontria~ couIJent ou le.J jeu.fle<J

fille<l <lont formeed pOlLr dej'enir religt'etue<l ou t·fkJtitutriced.

Di.x-huit afU, (Jed projetJ plein La tete et un (Ji<lir certain (Je .Ie

(Jollner a L'enJeignement. Je parle a med parentJ de mOil

La Jco/airc I 261



lES ell~VES DE RITA GODARD

EN 1947.

intention de me trouver un emplni dand cc domai,le. Apred

decJ recherche.J et ded demanded jaite.J datU rna paroude,

je realide que di je veux elldeigner, il me jaudra

chercher a texterullr.

Cedt dand K La Terre de chez-noUcl », principaljournal

agruole dll tempd, que je trollve deux endroltd ou ton

demruzde ded ilutitutriced: doit a Sainte-Veronirtue, a
l'ecole dU village, et a Kiamika dand ded icnled de

rangd. Cependalzt, pour med parentd, iln'edt pad

qUecJtion que je parte "clde dalU Wle paroUde eloignee!

Ma "leur Madeleine, diplomee depuu quelque" anneed,

/ojjre a venir avec moi puidqlle ron demande deux

projeddeurcJ.

Intuition ou dedtin ? C'edt a Kiamika que noUd decwol1.<' de

venir el1deigner. NoUcl pat-tOIU en autonwbile auompagnee.J de notre

pere. NoUcl IlOlld relldon,I a tecole durnonunee: tecole dn rang ded

K ValU]llettc ». Le commudaire du tempd, Donat Va1irtuette, dOll jild, da

jille et un jeune anti dOllt Jur !eJ lieu.r, a nettulJer ['ecole: lavagc de

vitreJ, de pupitre.J et de plancher,•.

NOUd nOllJ preJentond et illdpeeton<1 leJ lie,l.-Y. Ma Jleur dicide de

p,-endre ['ecole dU «Lac-Rouge» de l'autre cote de la rivure dU Lievre

et nwi celie dU rang ded " Valirtuette ».

QllelqueJ jourd plild tard, vingt-quatre eleved, garfolld et filled de

pridentent pour entreprendre une auire annee dcoLaire et tru curieu:x

de connaitre leur nouvelle indtitutrice! Je c(}mmence db: moid

d'en.leignement avec ILIl groupe de la premiere aLa cillquieme annee.

Le conjort d'une ecole de rang ded anneed 1940... Il jaut davoir

/adapter! Poile a «deux pontd" qu'd jallt chaujjer jonr et nuit

durant l'hiver; eau courante que ['on ,-eft-ouve plUclieurd matuu avec

Ull long glafon au bout dtt robinet; toilette deche a rarriere d'un

hangar atten.anl a ['icole; lit qu'il me jaul tralUporter dalu La cuicJine

pru du poile pOllr pouvoir me richal~fler la mut. Led petited jil!eJ, qui

de remplacent chaque demaine pour coucher avec moi, doivent

certaUlementprfjirer leur lit!

Par contre, led jamilled ,lOnt chaleureUcled! Led Valiquette (dept

jamil!eJ) - Lacadde- Filion- COllJtantineau- Ouimet, tOUd et chacun

d'o.!f,.ent pour quek,ued beJoin<l que ce dOtent. On 'lOUd invite, nlQ. dleur

et moi, doit p(}llr aller a la medde, jaire led empletted au village ou
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IIuiter qtuUjU'un. SOUlleltt /WllJ /WUd retrouIIOIU a diner le dinw.nche

chez tune ou tautre de CeJ jamale.J. L'hiller, aWN qtu !eJ routeJ Jont

impraticahleJ en IIoiture, C'eJt Wi «J/Wwmo6ile» de Notre.Dame-de

Pontmain qui padJe chaqtu Jemaill£ et allec leqtul noUd POUIIOIU nOlt.J

rendre a Mont-Laurier.

Le filJ du cof1U1li<lJalre Valu,tutte, Firmin, voit a tentretien rigulier

de tkole pour leJ petiteJ riparatiOlu et le nettoyage du poile. A-t-il un

iuteret queleonqtu pour le «peNonnel en~eignant»... C'eJt ce qtu La
petite )l1adeleine LacaJJe, 7 anJ, voudrait hien "alloir! Car un

IIendredi du mou de mai, en revenant chez elle, alON qa'elle allait

coucbi a t icole cette Jemaine-la, elle lui demande: «Poarquoi ne

vien.;I-tu pad jader allec La mattreJJe, elle eJt de/de avec moi et elle

trallaille da,,~ JeJ eabierJ tOUd !eJ dOiN... »

Lajin de tannie approcbe,j'organue une petite piece de thi/itrejouee

par leJ iteveJ allec cbantJ et ricitatio/u de POemed pour La jite ded

MereJ, en mai. LeJ parentd ripondent 6ien a mon inllitation. Je jau

plUJ ample colUzaudance avec cbamA d'eux.

Finjuin, apru La remue deJ hlllleti/u et deJ prix aux en.jantJ,je leur

jau /neJ adieux puuqtu, ['annie duivante, j'enJeignerai dan" ma

parouJe aLahelle.

Le «deJtin» jait-il hien led choJeJ... ? Certainement pour moi,

pui.Jqn'enjuillet 1948, Firmin et mol, nott.l /wUd ipOUdWIlJ a Lahelle.

NoUJ dcmeuron.l aKiamika depuu ce tempJ. »

FERMETURE DE L'ECOLE DE LA FERME-ROUGE
(1951)

En septembre 1942. quelque trente-sept eleves etaient inscrits a l'ecole

no 4. La demission de I'institutrice et Ie reengagement d'une autre, non

diplomee et inexperimentee. ne favorisa pas la qualite de l'enseignement.

L'annee suivante, un scenario semblable se produisait: Emma Joanette

commence l'annee et Pauline Cornut la termine. En 1944, tout va pour

le mieux; Jeannette Prevost redonne beaucoup d'espoir aux parents.

L'inspecteur Premont a ete «tred /Jijit et ded pLUd heureux de noter Led
exceLlentd redldtatd ded i!.eve.J. Le programme a ttt dilL"'l' afJec l/./U ponduaLl'ti digne
d'twged. " Les Gertrude Turgeon, Fernande Meilleur, MIle Pinard et

Jacqueline Saint-Jean lui succederont.
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Le meme sort attendait l'ecole no 2_ Ouverte depuis 1902, l'ecole du
sixieme rang tirera sa reverence en 1952. A l'heure du dernier bilan,
citons qu'en un demi-siecle de fonctionnement, la plus ancienne ecole de
rang de Kiamika aura accueilli vingt institutrices et quelque trois cents
enfants y auront fait leurs classes. En mai 1954, ce modeste lieu du
savoir sera detruit par un incendie et en 1959, pour la somme de 1 $, Ie
terrain sera vendu aGerard Nantel.

A partir de 1952, les eleves de I'arrondissement no 2 frequentent
I'ecole du village. En 1953, certains enfants de I'arrondissement vont a
I'ecole de Val-Barrette et officiellement, par un arrete ministeriel en
1957, les lots 46 a 52 inclusivement des cinquieme et sixieme rangs, les
lots 41 a 52 inclusivement du septieme rang et les lots 1 a 13 des
huitieme, neuvieme, dixieme et onzieme rangs du cadastre officiel du
canton de Kiamika sont annexes a la municipalite scolaire de Val
Barrette.

Les dernieres enseignantes qui ont travaille a l'ecole no 2 sont
Noemie Filion, Fernande Morel, Therese Massy, Isabelle Daigle,
Suzanne Masse et Denise Godard.

Noemie Filion temoigne de son sejour a l'ecole no 2. Diplomee de
l'ecole Normale de Saint-Jerome, Noemie arrive a l'ecole en septembre

FERMETURE DE L'ECOLE NO 2
(1952)

En 1946, il y avait tellement d'eleves
a I'ecole de la Ferme-Rouge qu'on dut
ouvrir une ecole temporaire. La maison de
madame Albert Gratton, situee dans Ie
quatrieme rang et appartenant a la com
mission de Mont-Laurier, accueillera huit
enfants de I'arrondissement no 4 de la
commission scolaire de Kiamika. Therese
Girouard en etait l'enseignante.

En 1951, poursuivant Ie mouvement
de centralisation au village, I'ecole de la
Ferme-Rouge fermera ses portes. Denise
Marcotte aura ete la derniere enseignante
de cette ecole.

YOLANDE TOUCHETIE. MARIE-PAULE TOUCHETIE, CLAIRE

PILON, GlORIETIE ALARIE, PAUL-HEBERT ALARIE, JEAN

MARIE TOUCHETIE. EDGAR MEillEUR, LORS DE lEUR

COMMUNION SOlENNEllE.
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1942. Un accident, au cours
de l'ete, l'oblige a se deplacer
en bequilles. Sa sceur
Adrienne, enseignante d'expe
rience, l'accompagne done.
Adrienne s'occupe des pre
miere, deuxieme et troisieme
annees et a Noemie incombe
la tache d'enseigner aux plus
grands. A deux, la tache etait
bien acceptable et les soirees,
a la lampe a l'huile, passaient

GROUPE D'~L£VES AL'£COlE NO 2 DU Slxr£ME RANG.
sans que la nostalgie ne les
gagne trop. En fevrier, Noemie, remise de son accident, doit assumer
seule les destinees de l'ecole. Sans guide, sans appui, sans soutien, c'est
tout un changement.

Voici done son temoignage :

«A (Jix-dept and, voleI' (Je me.J propre./ ai!eJ danel ulle icole de rang,

d'a (Jap tel' aux con(Jitiond ru(Jimentaire.l itaient pour moi une

experience impriviclihle. L'id/al queje m'etaw fixi! Ilfallait queje

l'atteigne avec fermeli et travail. La formation et leel principed

inculqui.l a l'icole Normale m'incitaient a exercer une autorili

meticuleU.le aupru ded trente-einq ileVed icbeloml~ (Je fa premiere a
la deptieme annie. DallJ Ced armled-lii, l'autoriti (Jan.l la famiUe itait

re.lpeclie. L'icole itant le prolongement (Je la fa mille, l'itl.ltitutrice

devait .Juivre !eJ ntime.! pad. Elle n'itait pad .letLlement ellJeignante,

rnai.<J eUe itait a/hMi forfTUltriee; elle tra/l.Imettait (Jed bahituded (Je vie

aux iteve.l qui ell avaient he,'oin pOllr (Jevenir (Je.J hommed et de.J

femme.t capah!eJ de lire, (J'icrire, (Je compteI' et (Je hien parler. Notre

travail itait giri par une certaine crainte (Jed rapport./ (Jed autoriud

.lcolaired et religieU.le.l, (Ju conzpititwllJ, (Jed co"zparauon.l entre le.l
icolu, .IallJ igar(J aJL.1: talentcl (Je certaillJ ilevu, (Jed examell.l (Jc fin

(J'annie (Jevatlt led parent.l... Lu .luau ou le.l iclJec.J (Jipen(Jaient (Ju

profed.leur. C'ut fa que !eJ rapportcl ilogiellx ou (J~approhatellrd(Je

l'illJpecteur mettaient en jcu la future riputatioll (Je l'illeltitutrice. Led

bellre.l (Je travail n'itaient pa.l complic.l. L'en.leignement itait

prioritairc au (Jitriment (Ju contact perdolmel avec cbacun (Jed itevu cn



difficuLti de compribetl.lion Oil. de caractere. IL/allait alloir Ia llocation

pour llibi.cuLer darM ecart oand u.n cbamp aUddi Iladte que [,iJucation. »

Ville !.e.J llacanceJ

AIL oiahle led recompetldeJ

Metton" ['ecole en/ell.

LeJ maitreMeJ dand le milieu.. .. !

Noemie ne se resoudra cependant pas a coucher seule a l'ecole.

Dne corde de bois qui debou]e, une mannotte qui grignote, Ie moindre

bruisscment dans les branches et on arrete de respirer... La medaille de

bravoure ne lui fut jamais accordee. "J'itaid rieLlement peuretwe », admet
dIe. Yvette Filion, ['une de ses eleves, lui

tiendra compagnie.

Durant les mois de grands froids,
['ecole etait plutot inconfortable; les murs

etant vides, l'ecole se refroidissait done rapi
dement. Sans chauffage les fins de semaine,

I Ie lundi venu, Ie local etait frisquet; les

enfants gardaient leurs manteaux et s'instal

laient pres du poele une bonne partie de
I'avant-midi.

La fin de l'annee arrive vite lorsque

l'on a a peine Ie temps de respirer. La, tout

un programme a monter: recitations, jeux

sceniques, chants, operettes, adresses.
etc ...Tout doit etre impeccable. C'est un

moment toujours solennel en presence des parents,

des commissaires et de monsieur Ie Cure. C'est Ie

couronnement de l'annee sco]aire, dix mois d'une vie

d'enfant ou d'adolescent qui se terminent comme

une victoire. C'etait la remise des prix.
Si ce dernier jour d'ecole est une journee de

recompenses, il est aussi Ie moment par excellence

pour se souhaiter mutuellement de bonnes vacances.
Fini ['ecriture, la lecture, les additions, les soustrac

tions et adieu it toutes les lec;ons. C'est en chceur que

les eleves entonnent bien fort l'hymne tant connu :
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FERMETURE DE L'ECOLE NO 3 (1953)

Cette periode commencee dans l'harmonie sous Ie regne de Madeleine
Forget conna'itra ses djfficultes. C'est ainsi qu'en 1949, l'inspecteur

Robert Premont intervient aupres des commissaires en ces termes:

« Certai'l<J parent<J <Joutiennent trop lellr.J enfant<J et meme led

eneollragent a cauder de<l ennui<l a l'in<Jtitutrice. Il<l devraient

eomprendre qu'en agid<lant ainJi, c'edt lelLr propre autoriti qu'iLJ

.Japent a <la haJe meme. La mauvaue foi de cu gen<l Nt eviJente et il

Nt facile de lire dan<J leur jeu. Mlle X Nt hien qualifiie et olfre toatu

le.J garantie.J de .1lU:CU. Cette tutte <lournoide mellie <lilJlJ rauon cuntre

l'in.Jtitutrice a (lJ.;e:z dure. Pour ma part, je VOUd previen.; qu'advenant

fa demu<lion de MIle X a fa .;uite d'une .;ituation devenue intolirahle~

je VOUd refUderai oh.;tinement toute recommandation vou.J permettant

d'ohtenir de M. Ie Surintendant l'autori<lation d'engager une

wtitutrice non-diplomee, quelle qu'elle .;oit~ pour fa remplacer... »

Les dernieres institutrices a cette ecole ont ete madame Jean
Huberdeau, Denise Marcotte et Louise Gratton.

I.:ecole du septieme rang aura ete la derniere ecole de rang dans

la municipalite scolaire de Kiamtka. Elle fermera ses portes en juin 1953

mettant ainsi un point final a une ideologie basee sur la religion,
I'agrtculture et la famille. L'ecole de rang aura ete une valeur sociale

importante. stmple et authentique, mais au fil des annees, elle ne

repondait plus aux nouvelles exigences du systeme scolaire. Un dernier
rapport deplorant Ie sort des institutrices de rangs fut redige par
I'inspecteur J.E.Belanger:

I( Lu titufaire<l dU ecole.J de rang.; <lont heaucoup moin<l favorueu que

celleJ dU village. Elle<l Jont prUeJ avec de.. cULMe.; tre.. nomhreu.JN

dilJlJ le.JquelJu ..e m.llltiplient le.J divuion.;. It ut dOIli: impo.J.;ihle ou a
peu pru, pour elleJ, d'individualiJer leur en.;eignement ou de creer

chez le.J itevu une reelle motivation.»

Quant a. I'ecole no 3. eJle sera vendue a Antonio Forget du
septteme rang.
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LA VIE SCOLAIRE AU VILLAGE

It va s'en dire que la Fermeture de quatre maisons d'enseignement dans
les rangs crea un serieux impact demographique a l'ecole du village.

ECOLE DU VILLAGE EN 1950.

Deja, en 1950, Ie probleme se Fait sentir. Avec la fermeture de
l'ecole « Valiquette », on accueille guelque cent soixante-dix eleves a
l'ecole du village qui ne contenait que trois classes. Pour repondre a un
besoin criant de places, la commission decida done de transformer la
chapeUe des sreurs en c1asse. Cette decision fut accueillie avec reticence
par les religieuses. L'inspecteur Belanger s'inquiete de cette decision:

« ...Cette trallJjormatio" .1era-t-elle perntallente OIL tentporaire? [lne

jauJra p(U que Ie malaue p(U,jager /aggral'e. En idu~atioflJ il doit y
avoi,. collahoration entiere entre rEgliJe et !e.J parenl.J dOllt I'Ou.J eted

IeJ repriJCflfant.J•.. »

En 1951, I'arrivee des eleves de la Ferme-Rouge et ceux du
secteur du Lac Rouge, nouvellement annexe a !a commission scolaire de
Kiamika, neeessitera l'ajout d'une nouvelle classe. II n'y a plus de places
a l'eeole du village. Le vieux presbytere, desuet depuis quelques annees,
se transformera done en local de c1asse de fortune. Noemie Filion y sera
l'enseignante.
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En 1952, la situation ne s'ameliore toujours pas. Cinq classes

sont necessaires ... L:ecole est remplie a. pleine capacite et il serait odieux
de faire travailJer une institutrice au vieux presbytere, il est beaucoup
trop froid. C'est ainsi que s'ouvre une classe dans la sacristie. Noemie

Filion y enseignera.
En 1953, avec Ja fermeture de la derniere ecole de rang, Ie

probleme devient crucial; six classes sont requises: quatre au couvent
des religieuses, une a la sacristie et l'autre ... au vieux presbytere... Claire
Turgeon y commencera sa carriere.

Au printemps de 1954, les commissaires, conscients du probleme,
muitiplient les demarches pour l'obtention d'octrois en vue de
l'agrandissement ou de la construction d'une nouvelle ecole au village.
L:inspecteur Dolbec Ie souligne dans son rapport du 6 avril 1954 :

K ••• Je dUU beureux d'apprendre que vOUJ dongez. clerieUciement a
L'agrandkMemefzt de lIotre ecole centrale. C'eelt lUl heeloin urgent etj'lMe

croire que ce projet clera bie'ztot Wle realuatwfl. .. »

Apres des rencontres avec l'honorable Albiny Paquette, et en
attendant les reponses a. leur demande, les commissaires envisagent
toutes les solutions pour regler leur probleme de surpeuplement; une
des possibilites serait de reouvrir, bien temporairement, une ecole de
rang... Mais voila. qu 'au debut de mai 1954, l'ecole no 2 du sixieme rang
est detruite par un incendie. Le lendemain, 9 mai 1954, a. une assemblee
des commissaires, on peu t y Ii re la proposition suivante:

K IL edt propode Ulzanimement par lecl memhre<i de la commi<i<iiol1.

,1colo.ire oe Kiamika que .Ie fa.J<ie 10. conArtu:twn d'ul1.e ecole de <iept

clo.<i.Ieel a('ec logement pour le perclofuzel en~eiglUlnt, et eeci preel.Ie) car

Wle ecole de rtuzg, <ioit celie dU rang VI, L'ieole 11.0 2, vient de hruler et

Ie heeloin de hatir eelt urgent... »

Ony ajoute:

f( Cette re,lolntiofl dig flee par tOU<i led commi<i<ia.ire<i pre<ient<i edt

tran<iml<ie 10. joumee mime an. oeput~ /11. Ie Dr Paquette. »

Cette decision mettra fin a un probJeme vieux de quatre ans.
Mais en attendant la construction de cette nouvelle ecole, OU Jogera-t-on
Ie surplus d'eleves ?
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Apres avoir connu la c1asse-chapelle, la classe-presbytere et la
classe-sacristie, voila qu'on aura l'ecole-hotel. En effet, en septembre
1954, la commission louera, pour 50 $ par mois, deux locaux a l'hote] du
village appartenant a Mathias Lacasse, et ce, jusqu'a l'ouverture de la
nouvelle ecole du village en 1957,

Claire Turgeon, I'une des enseignantes de ces classes de fortune
se souvient que la passion du metier les aidait a oublier les inconvenients
pour ne vivre que la pedagogie :

« Dand Ie vieux preJbytere quanJ filt VellU tln'ver) lu bolleJ a diner et
lu vecementJ geli.!, dafl.J teJcalier de ma cla.Jde de dont retrOllvi.!. Il

fnllait ... tannie ii:oulee, /In aulre Incal trouve. Deux claddeJ fiu-ent

organiJeeJ datu thOtelfermi... Pour elueigtzet, Je /1'avaiJ que 1£1. rue a
traverJer c)etait bon pour moi et aU~Mipour lu ecolierJ... car un genou

ecorche- Ult bouton arrachi- maman Cicile pouvaLt tout riparer. Le

doir) ceJ fieN ileveJ dedcendaient le village deux par dell-'"C dur le

trottoir) i!..J rejoignaimt leJ ileve.1 de tkole principale pour prendre

tautobUd. »

1954~1972

LA CENTRALISATION SCOLAIRE
L'IMPORTANTE REFORME SCOLAlRE

La reforme scolaire qui debute en 1959 s'est amorcee progressivement
durant la decennie 1950. Tous les adultes qui ont vecu a cette epoque se
rememoreront les transformations profondes qui agitaient la societe
quebecoise d'alors.

Une longue suite d'evenements prepares sous Ie gouvernement
totalitaire de Maurice-L. Duplessis sont a l'origine de ces changements
majeurs. Parmi les principaux, ci tons la « greve de I'amiante » a Asbestos
en 1949 et la greve de MurdochviHe en 1957 qui provoquerent de durs
affrontements entre Ie mouvement syndical et Ie gouvernement
provincial. Les grevistes rec;oivent des appuis inconditionnels, entre
autres, de l'Archeveque de Montreal, Mgr Joseph Charbonneau, et des
professeurs et etudiants de la Faculte des sciences sociales de
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I'Universite Laval. Quelques mois plus tard, a la stupefaction generate,
Mgr Charbonneau demissionne de son poste et est remplace par Mgr
Paul-Emile Leger. De troublantes hypotheses ont alors cours sur Ie role
du Premier Ministre dans cette destitution, pour Ie moins, imprevisible.

D'autres decisions politiques viennent envenimer Ie climat. En
effet, de 1953 a 1956, Ie gouvernement Duplessis refuse les subsides
accordes par Ie gouvernement federal aux Universites canadiennes, sous
pretexte que l'education est de juridiction provinciale en vertu de I'Acte
de l'Amerique du Nord britannique.

{( Le Jomaine Je l'iJucation, Jiclare aloN jl"1.L.DupledJid, edt un

Jomame vital partieulierement pour Ie Quebec. NOd ieoled dont Jed

forteredded, Jed b(lJtwll~ itUJiJpeluab!ed, e.ldentief./ a La cOnJervatwn Je

nOd traJitwnJ religieu.;ed et natwna!ed au..Y-quel!ed nOIt.J tenon.!, que

nou.; avonJ Ie Jroit Je eOluerver et que IWIU entell:JOlld COIUerver. "

Devant ce refus d'accepter cette manne providentieUe, la revolte
des etudiants de I'Universite Laval ne tarde pas a se faire sentir. Cette
attitude intransigeante du «prince regnant» du gouvernement suscite
d'innombrables critiques de plus en plus acerbes contre son
administration.

Le systeme scolaire du Quebec est violemment attague et remis
en question par tous les medias d'information. Afin d'apaiser ces
clameurs, Ie surintendant de l'Instruction publique, M. Orner-Jules
Desaulniers, pensant faire Ie contre-poids, repete que « Le Quebec a Le
meiLLeur JyJteme JcoLaire au rnonde!» II n'en faJlait pas davantage pour que
Ie Frere UnteL publie ses « IrwoLenced» dans Le Devoir. La publication de ces
ref1exions, lues par un nombre record de lecteurs, portent un dur coup
au systeme scolaire en place et ebranlent les fondements memes du
Departement de I'instruction publique.

Apres la mort de Duplessis en septembre 1959 et l'accession de
Paul Sauve au pouvoir, d'immenses espoirs renaissent. «DiJormaiJ... »

dira Ie nouveau Premier Ministre invitant ainsi Ie peuple quebecois a se
tourner vers l'avenir et a oublier Ie passe. C'est a ce moment qu'il faut
placer Ie debut de la reforme scolaire.

En 1960, avec l'arrivee au pouvoir de l'equipe de Jean Lesage,
"l'equipe du tonnerre» comme on l'appelait, la situation change
rapidement.
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L'apparition de nouveaux courants d'idees seront a I'origine de ce

qu'on appelle « la revolution tranquille ». En effet, les concepts
tradition nels ne repondent plus au besoin de reforme que vit la societe
quebecoise. Conscient que Ie developpement economique de la province

doit passer par une reforme du milieu scolaire, Ie gouvernement Lesage
s'attaque a cette tache.

Le 28 fevrier 1961, I'assemblee legislative adopte une loi
instituant une commission royale d'enquete sur l'enseignement: la

Commission Parent. De 1963 a 1966, la Commission Parent publie son

Rapport en cinq volumes. Le 19 mars 1964, Ie « Bill 60» est sanctionne,
creant ainsi Ie ministere de l'Education et Ie Conseil superieur de

I'education. Une serie de reformes s'etendant sur plusieurs annees

amenent les realisations suivantes: gratuite scolaire jusqu'a la fin du

secondaire; frequentation scolaire obligatoire jusqu 'a seize ans;
uniformisation de I'enseignement; modernisation des programmes; Ie

programme du cours elementaire est desormais reparti sur six ans et
celui du cours secondaire sur cinq ans.

La derniere grande initiative du gouvernement liberal fut, en

1964, sa croisade pour la formation et Ie tmancement des commissions

scolaires regionales, entreprise appelee « Operation 55» parce qu'elle
devait conduire a la formation de cinquante-cinq commissions scolaires

regionales catholiques au Quebec pour dispenser I'enseignement au

secondaire.
Consequemment, appara'itront les polyvalentes, ces mega-ecoles

multifonctionnelles.
En 1966, des elections portent au pouvoir Ie gouvernement de

l'Union Nationale. Daniel Johnson s'engage a poursuivre Ia reforme

scolaire. Le premier probleme administratif que Ie nouveau
gouvernement doit resoudre est une crise scolaire d'envergure
provinciale qui se concretise par une serie de greves d'enseignants bien

orchestrees. Le droit de greve, conquis de haute lutte par les
associations syndicales, alarme les commissions scoJaires, les parents, les

enfants et Ie gouvernement bien sur. Presse d'agir, Ie gouvernement
adopte, Ie 17 Fevrier 1967, Ie «Bill 25» qui oblige les enseignants a

retourner en classe j la parite des salaires pour les femmes et les hommes
est, malgre tout, accordee et a partir de cette date, les enseignants

possedent une convention collective provinciale.
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Le 29 juin 1967 est sanctionne Ie « Bill 21 », celui qui cree les

colleges d'enseignement general et professionnel: les Cegeps.

Bien que Ie systeme scolaire demeure confessionnel, Ie clerge n'a
presque plus droit de regard sur l'education; l'Etat en assume la charge.
Les communautes religieuses qui avaient releve leur part de dehs, qui
avaient pris des risques en investissements institution nels se voient
contraints de laisser La place, et ce, rapidement. Les lai'cs prennent alors
]a releve dans l'education.

A LA COMMISSION SCOLAIRE

Com me nous venons de Ie con stater, un cl imat favorable s 'est
imperceptiblement cree pour permettre des transformations radicales et
irreversibles dans Ie domaine de l'education. La vie scolaire a Kiamika
n'echappera pas a cetie vague de modernisme.

Durant ces vingt dernieres annees de fonctionnement, trois
presidents se succedent a la commission scolaire de Kiamika: Fernand
Briere de 1955 a 1958; AJbert Diotte de 1958 a 1963 et Charles Meilleur
de 1963 a 1972. Jerome Filion assume Ie poste de secretaire-tresorier
jusqu'au 30 juin 1972.

Deja depuis 1946, « la Loi pour assurer Ie progres de ['edu
cation» oblige Ie gouvernement a prendre les dettes des commissions
scolaires, mais en meme temps, il met ces dernieres so us sa tutelle
administrative. Le role decisionnel des commissaires en est donc
grandement amoindri. Tranquillement, mais surement, les destinees de
J'education passent sous la gouverne des dirigeants provinciaux. C'est
ainsi qu'a quelques reprises, les resolutions des commissaires furent
refusees.

En 1961, apres avoir fixe Ie taux des taxes scolaires a 3,50 $ par
100 $ d'evaluation, Ie Departement de l'instruction publique refuse ce
taux et Ie fixe a 4,35 $ par 100 $ d'evaluation. Les commissaires ont bien
tente de negocier un taux moyen, mais en vain ... Veulent-ils accorder des
soumissions ou encore veulent-ils se porter preteurs a la commission que
Ie Departement de I'instruetion publique sy oppose et fait ressortir Ie
probleme des conilits d'inted~ts... Les temps changent, il faut bien s'y
soumettre.
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LE TRANSPORT SCOLAIRE

Avec la fermeture des ecoles de rangs, Ie transport scoJaire devient une

preoccupation importante pour les elus scolaires. La loi leur impose Ie

devoir de n'accorder Ie contrat de transport qu'a la suite d'une demande

de soumlssions faite par avis public specifiant toutes les conditions de

services a effectuer. Les premiers transporteurs furent Wellie Lacha'ine,

Telesphore Portelance, Leopold Suppere, Edgar Lachaine et Lucien
Nantel.

Dne bonne part du budget de la. commission sera allouee a ce

poste. Deja, en septembre 1955, il en coute 37,25 $ par jour pour

transporter les eleves a l'ecole du village. Des subsides accordes par Ie

gouvernement au chapitre des transports viennent alder les commissions

scolaires a boucler leurs budgets. Cette attribution discretionnaire de
l'E-tat ne repond pas toujours aux attentes des commissaires, comme en

fait foi 1'extrait suivant du proces-verbal du 17 mars 1957:

« ••• ayant prtd connai..Jdancc (JeJ lettreJ concernant leJ octroiJ de

trall.Jport, nOlLJ, led commuJaireJ d'ecole./, JonuneJ un pen diflJ..J (In

monlant qui dOtt Iwnd itre payi pour tannie 1955~1956:.Joit 2000 $,
alor,! que IWUd edcomptwn<! aJJoir au moillrJ 50 % - (Je 7 1:J6 $ ~ce qui

IWIJ..J atderait beatuonp dan.J Iwtre dttuation actuelle: cOIutruction

d'icole, griM interit<! a payer all cOUrJ (Je talllJee. Qtu telle ridoWwn

doit enJJoyie au Dipartemelll. »

Malgre leur deception, les commissaires n'en poursuivent pas

moins la coutume d'exprimer leur gratitude aux autorites:

« ...II ut propodi par Moue Huher(Jeau et a(Jopti unaniment que (JeJ

remerciement<! Jotent a(Jru.Jt.J (Jan..J Iejournal « Le Flamheau» a Iwtre

(Jiputi: l'Honorahle J.H.A. Paquette atn..Ji qu'a I'HOIwrable O. J.
DidanlnierJ, duri,zten(Jant (Je 111lrJtrtution puhlique ponr leJ octrou

accor(J/.J au courd de l'amzee 1956-1957.»

CONSTRUCTION DE LA DERNIERE ECOLE (1957)
Deja en 1951, sous la presidence d'E-mile Filion, eut lieu un referendum

sur l'opportunite de construire, au vlllage, une nouvelle ecole de huit

classes. Bien que Ja centralisation des ecoles au village fut eminente, les

citoyens n'approuverent pas cette resolution.
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II faudra attendre quelques annees avant que la projet de
construction d'une ecole se concretise. Apres avoir suivi les dedales
administratifs et apres que Ie Departement de l'instruction publique ait,
a trois reprises, refuse les sou missions presentees, la construction de
l'ecole est enfin accordee a Conrad Forget de Saint-Jovite pour la
somme de 65 000 $.

L'ECOLE ACTUELLE.

Situee au 1, chemin Valiquette, cette ecole est la seule
fonctionnelle de nos jours. L'ecole de deux etages, construite selon les
devis « L 1955 », a quatre classes, un logement pour y accueillir les
enseignantes et une grande salle communautaire. L'ecole ouvre ses
portes en septembre 1957, et ce , au grand soulagement de tous. Les
religieuses qui, en novembre 1956, avaient annonce leur depart definitif
pour juin 1957, consentent a poursuivre leur ceuvre en autant qu'elles
occupent la nouvelle ecole. Cette demande leur fut evidemment
accordee.

En septembre 1957, quelque cent quatre-vingt-dix-neuf eleves
frequentent Jes six classes de la commission scolaire. Quatre classes sont
dirigees par les religieuses a l'ecole neuve, et ce qui est main tenant
convenu d'appeJer "Ia vieille ecole» accueiHe les deux autres classes
gen~es par deux nouvelles titulaires: Carmelle Briere et Marie-Berthe
Valiquette.

Ces annees ont vu defiler plusieurs eleves dans les deux ecoles du
village. De ces annees d'ecole, Diane Nantel n'a rien oublie ou presque...
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«CeJ anneu J'ecole ont ete marquee<! par l'emprwe oe perJonneJ

JevoueeJ et pe'dagogue.J qui cruyaient en leur mWJwn, Joit J'uutruire

!e.1 en!mlu Jont el!e.1 auaient la reJpolUabilite. Le corpJ projeJJoral Je

compoJait Je qualre religieLUeJ et Je Jell.x« maitreJJeJ ,.LarqueJ. CeJ

Jerniered ajuJtaient leur til' JOIU la reJponJahiliti Je la Steur

Superieure et Jenwntraient toul autant J'acbarlUment a noLU fain

evoluer. Bien ,illr, ce ne fut pad toujOUrd un.e Jinecure, elleJ etaient

tellement e..xigeLlnteJ) maiJ IWLU aVOIld apprw. El!e.l IWIl<! ont force a

etUJier, ell WI mot a performer. TOfu !e.I muyelld etaient, pour el!e.l,

legitime.f pour arriver a leur fin. LeJ jOltle.! Je calcu/, Je grammaire,

J'hwtoire, Je caticbwme, etc... Et non, je n'at paJ ou!Jlie leJ petitJ

coup<! Je regle Jur le,1 Joigu...

En nUme tempd, el!e.l Ollt I.ai.Jde leurJ empreinteJ religieLUe.! JanJ La

vie Je tOIlJ leJ jourJ. Je n'ai qu'a pellJer au.x nom!Jre/UeJ pricreJ

quotiJienlU'l, au..x JeanceJ Je confe..IJion mellJuel!e.l et a La pratique Ju

premier ,'endreoi ou molJ. Bien entenJu) leJ Jeu.x ecoleJ Je viJaient

IorJqu'il y avait lUZ enterrelllent. L'eglwe etait plrine a eraquer et IWJ

mortJ pouvaient partir ell toute Jerenite et Jecllriti ver,1 l'au-Jela,

encouraged qu'iLJ etaient par noJ cbantJ et priereJ.

NoUJ elton,1 oe toute,1 le,1 OCCadiOlZJ, Ile ratant pad leJ cilehration,1

entourant!e.l fiteJ Je Noel, Je Plique.J, Je l'Immaculee-Conception, Je

La TOLUJaill~ oeJ RogatwllJ, JIl mow Je Marie et Je La proceJ,lwn Je La

Fite-Dieu oiL. crowed et crouillollJ paraJaient JallJ leurJ COJtwne,1

preu/U a cet e.fj'et. La fierte re.lJetltie a cette OCCadWIl eJt inJeJcriptihle

et releve pratiqllement Ju nwnJe myJtique. La vie JcoLaire tournait

ronoement autour Je ceJ fileJ ct I10J profuJeureJ ajLUtaient leuI'd

enJeignementJ a la preparation Je La Fite aveniI'. LeJ journeeJ

piJagogique.J n 'exwtaient Pad, nzau Dieu nzerci, !e.I congi.J religieu..x

exutaient et i.u itaient nomhreu.x.

Je lie ,lauraU completer cette riflexioll' Jan.J parler Je La pri.Jence Ju

cure PoWJant JallJ notre vie JcoLaire. Il etait hien vwihle, Joit pour La

renzwe JeJ hulletinJ ou lord JeJ occaJiollJ JpecialeJ et Jurtout pour

entenJre nOJ confeJJiond et permeUre au..x autreJ eleueJ Je leJ

entenore... II faut hien lui reconnaitre Ja granJe connawJance Ju

monoe Jcolaire et egalement Ja memoire phinominale qui lui

pennettait J'informer no,} parentJ, perJOIzllellenzent, Je nOJ h011<1 COUpJ

ou Je noJ fradque.:J...

NOll<! auonJ apprw la vie Jur leJ ballCJ o'ecole et JallJ La cour Je

reeriatwn. PcrioJe intellJe o'apprentwJage intellectllelle intercalee
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d'apprenti.uage a fa competition, au partage a traveN led cJporu de

groupe. Peu importe oil. portait notre vue, il y avait de.; enjantd qui

jouaient, qui ducouraienl et qui apprenaient a vivre en groupe. Je n'ai

p4cJ oub/ie led pique-nique.J de jin d'annie, I.e VOlJage a fa croix cJlU fa

tru baute montagne de moncJieur Grenier... NoUcJ avioncJ meme droit a
Ulle boicJcJon gazeUcJe, normalement une « orange CrtMh» et le cJoir

lJenu, c'etait fa remi.Je de.; prix a fa cJall.e paroiJcJiale.

Non, je n 'ai p4cJ oublie led «petitd cbuwu », led plumu a WI cellt ct a
cinq cen1:.J, La vuite de l'in.Jpecteur, I.e cOcJtunu obligatoire -tUIlique et

blou.Je blancbe-, le cJalut au drapeau cJoulignant notre elan

patriotique: Drapeau de rna Province, cJalut! .Ii toi mon re.Jpect, rna

jideb.·ti, mon amour... Pad pltM que je n'ai oublie I.e jait que notM

deviollJ garder I.e cJil.ence pendant I.e tempcJ dU J'iner. Ce qui n'etait pacJ

evident pour decJ groupecJ d'enjantcJ qui alJaient tralJaille toute fa

rnatulie. Mai.J fa dicJcipb.·ne, ilOtM conllaicJcJwncJ... Pour quelquu <iOUcJ

par cJernalne, ilOUcJ pOUVWIlJ acbeter une cJoupe de fa Steur Cuuinure.

Cette derniere jaiJait egalenunt du cJucre d'orge, UtI pUI' dilice...

Ce.; bel!.eJ annee.; ont permu a beaucoup d'entre noUcJ de devenir du

adultecJ recJpon.JablecJ et competitifcJ cJur le marebe du travail. Peu

importe qui notM ition.J, noUcJ cJavion.J avoir ulle cbance de ritMcJir

Iwtre lJie proje.;cJwllnell.e et perciOilnel1e. CN annce.J Ollt ili marqueN

par fa Iwhon de riUcJcJite, car IlOILJ alliollJ devenir, plll.J tard, eeux que

['on ilOmnurait led «Baby BoonurcJ ». Sall<l lJrainunt I.e cJavoir, IlOUcJ

aVOllJ vecu ane piriode d'effervNcence extraordinaire, marquee par

une pricJe de eOMeience collectilJe de notre importance en tant que

quebkoiJ. Il jaut dire que nOel courcJ d'biJtoire notM jaiJaient rtflecl1ir

cJur notre identiti ell tant que peuple et cJur notre place dancJ ce

vingtieme cJiecle. NoucJ alJOllcJ vicu tellement de challgementcJ:

l'al'enement de l'il.ectriciti, du lilephone, de fa lilevuion, de.; appareiu

lninagerci, fa dieouverte de.; autre.; pfanetecJ et l'e..yploit dN hotllmecJ

qui ont marcbi <lur fa lune, etc... que ilOllJ delJioM etre jait jortd pour

pacJ.Jer all travercJ... »

IE CLERGE ET LA LAlCISATION

A la faveur du progres, de nouvelles ideologies surgissent dans
i'education. On parle de plus en plus d'egalite des chances, d'education
superieure accessible it tous, de preparation it la vie de societe, de
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revalorisation de l'esprit democratique el: d'evolution des Eglises. Dans
cet optique, J'avenir s'annonce douteux pour les communautes
religieuses dans l'enseignement. C'est done dans ce contexte de
profonde mutation scolaire qu'en 1960, la commission scolaire engage
un la'ic pour diriger l'une de ses ecoles: Armand Guilbault. En plus
d'etre Ie directeur, il enseigne aux gar90ns des septieme, huitieme et
neuvieme annees.

La «vieille ecole,> s'est donne un air de jeunesse pour I'occasion.

Dorenavant, on parlera de « I'ecole des gar90ns ». Un investissement de
19885 $ est consen ti; un logement confortable est amenage pour
accueillir Ie nouveau maitre. Ses conditions salariales, tres favorables
pour l'epoque, ont de quoi intriguer les autres enseignantes de la
commission. En effet, on lui accorde 6 000 $ en plus du logement, alors
que la religieuse directrice de l'autre ecole re90it 1900 $ et aux deux
autres religieuses on alloue 1 700 $... Les deux la'iques enseignantes,
l\:larie-Rose Cloutier et Denise Deschamps, ne rec;oivent guere plus que
les religieuses ...

11 ne tarde pas que Ie climat de bonne entente qui regnait entre
les delL,{ ecoles s'en trouve modifie. :Linspecteur Joseph-Elzear Dion Ie

souligne dans son rapport du 22 decembre 1961 :

« ... Ulle deule cbode /Ol·t I·egrettahle que IJOIU n'ignorez pa,;, c'edt Ie

manque d'UI~ion et de collaboration entre led titulaired ded deux ecok.J

et entre lu autoriti.l de fa paroude... "

Seuls les protagonistes impJiques dans ce differend en
connaissent verit.ablement les tenants et Jes aboutissants. Toujours est-i]
que Ie cure de l'epoque, I'abbe Marcel Poissant, prit fermement position
en faveur des religieuses et l'inspecteur Dion essaya de faire Ie contre
poids:

« ... Votre claddement pour deptembre proc/Jain IJOIU calUera dUrement

ded ennuid, durtout di 1J0Ud dicidez de Ile pad riengager 1J0tre

pro/ed<1eur. Clut Ie lUie/1X 'luau/it de tout mon dwtrut et il donne un

ell.deignement ded plu.d judicieux. Tou<1 le<1 ileved et leurd parentd

tedtiment car il ne compte pt1<1 don dilJouemellt. Ill'o/u dera diffuile de

trouver Ull titulaire qui acceptera dalld da cladde led iteveJ de buitieme,

lteul'ieme et dlxieme allneed. D'un autre cot" il derait di-dagriahle de

voir de renoul'eler led enlluLJ entre led deux icoled et led autoritid
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En septembre 1962, on reengagea Ie professeur.

rL~VES DU PRIMAIRE AVEC

MADELEINE HEAFEY.

rL~VES DE SEPTI~ME ANNrE EN 1962.

reLigielUeti. Allant de prelldre ulle dicl.Jion~ pe.Jez bien Le pour et Le

contre dall<l {'unique intirit iJe VO<l gralld<l garfOll<l, car a nWIl htunhLe
avl.J, iL ne faut pa<! rtieter tOlll Le blame <lur Le profe.J<lellr~ car au iJibut

Oil a empieti <llU' lu iJroit.J de cette ecoLe dirigie par Ull taU!. »

CONDITIONS SALARIAlES DES ENSEIGNANTES ET
DES ENSEIGNANTS

Dans les annees 1950, Ie salaire des enseignantes et des enseignants est
negocie a la piece, tout comme par Ie passe. Mais a partir de 1960, tout
va changer. Regroupes en syndicat, ils tentent de faire reconnaltre une
echelle salariale.

En 1963, la commission scolaire de Kiamika reconnait l'entente
intervenue entre Ie syndicat, C.l.I., representant les enseignantes et les
enseignants de la region et les commissions scolaires locales. Cette
entente fixe differemment les salaires des hommes et des femmes
ceuvrant dans l'enseignement. Ainsi, selon leurs brevets d'enseignement
- C, B, ou A - les enseignantes rec;oivent 2200 $, 2500 $, 2900 $, avec
une augmentation de 100 $ par annee d'experience, et ce, pendant di.x
ans. Pour les memes diplomes, les enseignants re~oivent 4 000 $, 4200 $
et 4600 $ avec une augmentation de 200 $ par annee d'experience. La
disparite salariale est criante.
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Cette meme annee, les commissaires de Kiamika prennent
position face au pouvoir de negociation des enseignantes et enseignants.
C'est ainsi qu'on peuty lire la proposition suivante:

" .. .Il &Jt prOpo<fe par Cbarw Meilleur et ullallimernent ruolu que La

commkMwn dcoLaire (Je Kiamika declare all gouvel'nement du QiUbec

que noUd nOUd 0PPOd0I1.J au droit (Je greve du pel'donnel ell.Jeignanl. »

Ii faudra attendre jusqu'en 1967 pour qu'enfin Ie gouvernement
reconnaisse la parite salariale et des conditions de travail uniformes pour
toutes les enseignantes et tous les enseignants du Quebec.

NOUVELLES ORIENTATIONS SCOLAIRES

AU SECONDAIRE
Avant 1960, les eleves qui desiraient poursuivre leurs etudes au-dela
d'une neuvieme annee devaient quitter la paroisse. Les seminaires de
Mont-Laurier et de Papineauville, les ecoles Normales de Mont-Laurier,
de Saint-Andre Avellin et de Saint-Jerome, les ecoles d'Enseignement
MenageI' de Nominingue et de Saint-Jacques-de-Montcalm, les ecoles
d'Agriculture et d'Arts et Metiers de Mont-Laurier ainsi que d'autres
institutions ont accueilli, tour a tour, les eleves de Kiamika.

Devant cet engouement pour les etudes et sous les pressions
constantes de l'inspecteur, les elus scolaires conviennent d'offrir une
dixieme annee a partir de septembre 1961. L'annee suivante, une
onzieme annee est aussi dispensee. Malgre la bonne volonte de tous les
intervenants, tres tot on realise l'impossibiJite de maintenir ces deux
classes. Compte-tenu du nombre restreint d'eleves, la diversite des
options scientifique, generale et commerciale ne peut evidemment pas
etre realisee. C'est ainsi qu'en septembre 1963, vingt-sept eleves des
dixieme et onzieme annees de Kiamika frequentent l'ecole du Sacre
Cceur, Ie college Saint-Eugene et I'ecole des Arts et Metiers de Mont
Laurier. Entre temps, les commissions scolaires de Lac-du-Cerf', de
Kiamika et de Val-Barrette conviennent d'un regroupement d'eJeves, ce
qui permit I'ouverture d'un cours general et d'un cours scientifique pour
repondre aux besoins et aptitudes de la clientele scolaire des huitieme et
neuvieme annees.

Avec les profondes mutations des cours au secondaire, la
regionalisation est inevitable. II faut regrouper pour ofErir un maximum
de choix aux eleves. C'est ainsi qu'en decembre 1964 nalt la commission
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scolaire regionale Henri-Bourassa de Mont-Laurier. Elle est la

cinquante-unieme commission regionale de "I 'Operation 55» du

ministere de l'Education. On y dispensera I'enseignement secondaire

aux eleves provenant de cinquante-trois commissions scolaires locales

des comtes de Labelle et de Gatineau.

C'est donc a partir de septembre 1965 que tous les eleves du

secondaire de Kiamika frequentent l'ecole polyvalente Saint-Joseph de

Mont-Laurier.

ORGANISATION SCOLAIRE AU PRIMAlRE

Difficilement, padois douloureusement, mais resolument, la reforme
scolaire se poursuit. La regionalisation au secondaire semble avoir
satistait toutes les commissions scolaires impliquees dans ce processus,
tant et si bien que Ie 17 decembre 1967 une cinquantaine de commis
saires de la Haute-Lievre, reunis a I'ecole de Sacre-Creur de Mont
Laurier, sont unanimes a soutenir qu'un tel regroupement devrait se

faire au niveau primaire.
A prime abord, I'idee d'un tel rassemblement semblait

interessante, mais les commissaires de Kiamika, prudents, conviennent
d'etudier attentivement ce projet ajnsi que les consequences pedago
giques, administratives et financieres qui en decouleraient. Charles
Meilleur, Ie president, est designe pour representer la commission
scolaire a un comite d'etude sur Ie pr'ojet. En mars 1968, les commis
saires consentent, en principe, a un tel regroupement. Un mois plus tard,
plus rien ne va... comme on peut Ie lire au proces-verbal du 3 avril 1968;

(dl eelt propode par le eommwdaire Firmin Valiquette et a{)opte a
l'unanimiti que la commiddion deolaire {)e Kiamika refude la

redolution {)e regroupement doumide par la commwdioll dcolaire {)e

Mont-Laurier, vu que eette {)ernure n'a pad accepti {)e IWu.! faire une

addemhtee pour y {)wculer, {)e nouveau, la queAWll {)e reprt.JentaJ:ion

au point {)e vile ()~ commkMaired. »

Une autre resolution vient corroborer ce rems:

«It edt propode par le commidJaire Charled Meilleur et a{)opti a
l'unanimiti :

J- que notre commwdion dcolaire d'oppode ellergiquemcnt a touted

medured vidant a enlever aux commiddiond dcolaired le (Jroit (Je

taxation et en{)oJde tout~ {)emallJed (Je la F l{)lratioll (Jed conr.m.i.Jdwnd
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dcolaired qui auraienl pour but de daUlJegarder ce prilJilege ded

cOlJvni.JdiolZ~dcolaire.J.

2- que notre commiddion dcolaire demallde a la Federatioll (Jed

commi.JdWIkJ dcolaire.J de faire dalJoir au gouvernemenl que now IWIU

oppOdond aux etuded que ledit gouvernernenl pourrait elltrepren(Jre

,Iall.l La participation Jed commiddiond dcoLaire.J par l'elltremue Je la

Fe'{)eralioll.

3- que Itotre commudioll dcoLaire d'engage afaire lJaloir !£ point Je vile

de.J eommu,laire.J (J'ecoled dur ce dUjet aupred de.J maired et eolkJeil1erd

muuutpaux. ),)

De nouveau, en juin 1971, les commissaires reiterent leur desap
probation au projet et, dans un ultime effort pour contrer La centrali
sation, on ecrit au Premier Ministre Robert Bourassa, au ministre de
l'Education Guy Saint-Pierre, au depute de Labelle Fernand Lafontaine;
cette demarche sera cependant sterile. Malgre Ie peu d'enthousiasme des
commissaires de Kiamika, en juillet 1972, la commission scolaire Pierre
Neveu est officiellement creee avec Ie regroupement de quatorze
commissions de La vallee de la Lievre et de la vallee de la Rouge. Sous la
presidence de Jacques Boucher de Mont-Laurier, quinze commissaires
administrent desormais toutes les ecoles primaires entre Sainte-Anne-du
Lac et Notre-Dame-de-Pontmain, entre Val-Limoges et La Macaza.

La derniere rencontre des commissaires de Kiamika eut done lieu
Je 30 juin 1972. Les commissaires Leo Daoust, Jacques Saint-Jean,
Ermin Valiquette, Ie president Charles Meilleur et Le secretaire-tn~sorier

Jerome Filion mirent un point final a leurs activites professionnelles.
Un jour vient OU I'on doit tirer La ligne, fermer les livres et Laisser

a d'autres Ie soin de continuer une ceuvre de soixante-dix ans, si bien
amorcee. La collectivite de Kiamika n'oubliera pas ces quelque soixante
commissaires qui, annee apres an nee, ont donne de leur temps, ont pris
de grandes decisions et ont par le fait meme contribue a ce que des
centaines et des centaines d'enfants se reaLisent dans la vie. Avec
d'autres, its ont laisse l'heritage Ie plus precieux qui soit: l'education et
l'instruction. Peu detenait des diplomes universitaires, mais plusieurs
meritent un doctorat honorifique de generosite, d'efficacite et
d'authenticite. De la construction des onze ecoles, de l'engagement de
quelque quatre-vingt enseignantes et enseignants, des mille quatre cents
pages de proces-verbaux...nous aurons souvenance.

Ils ont ete des batisseurs ... des grands ... des vrais.
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L1STE DES ENSElCN,\:-\TS ET El\SEIGNANTES AKL\MIK.\

• ECOLE DU VILLAGE S.M.S. Felicien
S.M.S. Hermance

1902 Maxilinas Dufour 1934 S.M.S. Eva sup.
1903 Maxi linas Dufour S.M.S.Rose-de-J esus
1904 S.M.S. Louise-des-Anges
1905 1935 S.M.S. Eva sup.
1906 Mme Alphonse Leclair S.M.S. Louise-des-Anges
1907 Caroline Forget 1936 S.M.S. Arisride, sup.
1908 Caroline Forget S.M.S. Rita-des-Anges
]909 Alphonsine Turcotte S.M.S. Gracia
1910 Mme Napoleon Labelle S.M.S. Louise-des-Anges
1911 Mme Delphis Lacasse 1937 S.M.S. Aristide, sup.
1912 Mme Delphis Lacasse S.M.S. Agnes-de-Rome

MIle Belair S.M.S. Julienne-de-I'Eucharisrie
1913 Oct.avie Beaulieu S.M.S. Louise-des-Anges

Aurore Saint-Jean 1938 S.M.S. Aristide, sup.
1914 Jeanne Larocq ue S.l\11.S. Julienne-de- L'Eucharistie
1915 Maria Leclair S.M.S. Louise-des-Anges
1916 Maria Leclair S.1\1.S. Jeanne-de-Domremy
1917 Lancia Monette 1939 S.M.S. Aristide, sup.

Diane Alexandre S.M.S. Fran90is-du-Sauveur
1918 Diane Alexandre S.M.S. Rose-Gabrielle
19]9 Alice Blais S.,',·t.S. Jean-du-Tabernacle

Therese Denis S.M.S. Louise-des-Anges
1920 Therese Denis ]940 S.M.S. Aristide, Slip.
1921 Clementine Filion S.M.S. Therese-des-Buissonnieres
1922 Clementine Filion S.M.S. Jeanne-de-Domremy
1923 Clementine Filion S.M.S. Gerard-de-VilJiers
1924 1941 S.M.S. cesaire, sup.
1925 S.M.S. Berthe-de-Franc
1926 S.M.S. Adrien, martyr
1927 S. M. S. Therese-des- Buisson nieres
1928 Henriette Lafleur 1942 S.M.S. cesaire, sup.
1929 S./I1.S. Eva sup. S.M.S. Berthe-de-France, ass.

S.M.S. Rene-d'Angers S.M.S. Adrien, martyr
S.M.S. Therese-de-France S.M.S. Jules-Aime

1930 S.M.S. Eva sup. 1943 S.M.S. Jeanne-de-Lorraine
S.M.S. Therese-de-France S.M.S. Bernard-du-S.-Cocur
S.M.S. Imelda-de-J esus S.M.S. Berthe-de-France

1931 S.M.S. Eva sup. S.M.S. Jules-Aime
S.M.S. Therese-de-France 1944 S.lv1.S. Jeanne-de- Lorraine, sup.
S.M.S.Imelda-de-Jesus S.1\1.S. Bernard-du-S. Coeur

1932 S.M.S. Eva sup. S.M.S. Re,,-e d'Angers
S.M.S. Imelda-de-Jesus S.M.S. Gabriel-de-I'Incarnation
S.M.S. Martina S.1\1.S. 1Ywcel

1933 S.M.S. Eva sup.
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LISTE DES ENSEIGNANTS ET ENSEIGNAYfES ,\ KIAMIKA

1945 S.1\1.S. Jeanne-de-Lorraine. sup. CE-COLES AU VILLAGE)
S.1\1.S. Bernard-du-S. Gleur 1954-1972
S.M.S. Rene-d'Angers
S.M.S. Rose-Gabrielle 1954 S.M.S. Jeanne-de-Domremy
S.M.S. Claire-Yvonne S.M.S. Rose-Gabrielle

L946 S.M.S. Berthe-de-France S.M.S. Jean-Napoleon
S.1\1..S. Bernard-du-S. Gleur S.M.S. Lise
S.M.S. Edna S.M.S. Pierre-de-Rome
S.M.S. Rose-Gabrielle Claire Turgeon

1947 S..M.S. Berthe-de-France No<!mie Filion-Gratton
S.M.S. Rose-Gabrielle, ass. 1955 S.M.S. Jeanne-de-Domremy
S.M.S. Rose-1Yladeleine S.M.S. Lise
S.M.S. [~li,itbelh-de-la-Trinite S.M.S. Jean-Napoleon

1948 S.1\1..S. Berthe-de-Franee S.1\1.S. Pierre-de-Rome
S.M.S. Rose-Gabrielle S.1\1.S. Rene-de-France
S.M.S. Rose-Madeleine Claire Turgeon
S.I\1.S. Andre-de-Galilee Rollande Saint-Jean
S.M.S. Ernest, martyr 1956 S.M.S. J eanne-de-Domremy

1949 S.;"1.S. Berthe-de-Franee, sup. S.M.S. Lise
S.1\1..S. Rose-Gabrielle. ass. S.I\1.S. Jean-Napoleon
S.1\1.S. Andre-de-Galilee S.M.S. Berthe-des-Anges
S.1\1..S. Ernest, marlyr S.M.S. Leon-d'Antioehe

1950 S.I\1.S. Berthe-de-France. sup. Claire Turgeon
S.M.S. Rose-Gahrielle, ass. Rollande Saint-Jean
S.M.S. A.ndre-de-Galilee 1957 S.M.S. Jeanne-de-Oomremy
S.M.S. Florence, martyre S.M.S. Louis-Richard
Noemie FJion S.M.S. Suzanne-Claire

1951 S.1\1.S. Berthe-de-France, sup. S.M.S. Lise
S.M.S. Rose-Gabrielle, ass. S.M.S. Leon-d 'Antioche
S1\<1.S. Stanislas-des-Anges Carmelle Briere
S.M.S. Jeanne-Madeleine Marie-Berthe Valiquette
Noemie FiJion 1958 S.1\1.S. Philippe-de-Rome

1952 S.lVl.S. Jeanne-de-Domremy, sup. S.M.S. LJuis-Riehard
S.M.S. Rose-Gabrielle, ass. S.1\1.S. Suzanne-Claire
S.M.S. Stanislas-des-Anges S.1\1.S. Hildegarde
S.1\1.S. Yvonne-du-S.-Coeur S.M.S. Jaeques-de-la-Cl"Oix
S.M.S. Jeanne-Madeleine Carmelle Briere
Noemie Filion Marie-Berthe Valiquette

1953 S.M.S. Jeanne-de-Oomremy. sup. 1959 S.I\1.S. PhJippe-de-Rome
S.M.S. Rose-Gabrielle. ass. S.M.S. Suzanne Claire
S.1\1..S. Yvonne-du-S.-Coeur S.I\1.S. Louis- Richard
S.1\o1.S. Jean-Napoleon S.M.S. Hildegarde
S.M.S. Jeanne-l\:ladeleine S.M.S. Ja.cques-de-la-Croix
Claire Tu rgeon Carmelle Briere
Fernande FiJion l'Vtarie-Berthe Valiquette
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L1STE DES E~SEIG:\"ANTSET ENSEIG.'\ANTES A KI1\MIKA

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

S.M.S. Philippe-de-Rome
S.M.S. Hildegarde
S.M.S. Louis-Richard
S.M.S. Daniel-d'Egypte
Carmelle Briere
Marie-Berthe Valiquette
Armand Guilbault
S.M.S. Philippe-de-Rome
S.M.S. Hildegarde
S.M..S. Daniel-d'Egypte
SJVl..S. Martine
Marie-Rose Cloutier
Denise Deschamps
Armand Guilbault
S.M.S. Jeanne-de-Dijon
S.M.S. Stanislas-de-Vienne
S.M.S. Guillaume
S.M.S. Blanche-de-Ia-Croix
Femande Lalande
Armand Guilbault
S.M.S. Yves-du-Rosaire
S.M.S. Nicole
S.M.S. Berthe-de-Jesus
S..M.S. AJice-du-Redempteur
S.M.S. Candide
Jeanne-d'Arc Quevillon
Claire TurS'eon
Leger Fournier
S.M.S. Yves-du-Rosaire
S.M.S. Gerard, abbe
S.M.S. Serthe-de-Jesus
S.M.S. Armand-de-Poitiers
S.M.S. Claude-Rene
Priscille Chartier
Marcel Demers
Jeanne-d'Arc Quevillon
Claire Turgeon
Therese Forget
S.M.S. Yves-du-Rosai re
S.M.S. Therese-de-Ja-Reparation
S.M.S. Robert-de-Side
S.M.S. Blandine-de-Lyon
Claire Heafey
Jea.nne-d'Arc Quevillon
S.M.S. Candide, martyre

S.M.S. Stanislas-de-Vienne
S.M.S. Anita
S.M.S. Nicole
S.M.S. Robert-de-Sicile
Jeanne-d'Arc Quevillon
Claire Turgeon
Claire Heafey

1967 Soeur Candide Racine
Soeur Beatrice Lebeau
Soeur Juliette Gauthier
Soeur Nicole Proulx
Soeur Pierrette Belhumeur
Claire Heafey
Jeanne-d'Arc Quevillon
Claire Turgeon

1968 Soeur Candide Racine
Soeur Nicole Proulx
Soeur Marguerite Gl'andbois
Claire Heafey
Jeanne-d'Arc Quevillon
Claire Turgeon

1969 Soeur Imelda Lapointe
Soeur Denise Drou in
Soeur Candide Racine
Claire Heafey
Jeanne-d'Arc Quevillon
remplacee par Lise Lacasse
Madeleine Pilon
Claire Turgeon

1970 Claire Heafey
Madeleine HeaJey
Jeanne-d'Arc Quevillon
Claire Turgeon

1971 Claire Heafey
.Madeleine Heafey
Jeanne-d'Arc Quevillon
Claire Turgeon

1'/ B.Parmi IN religiell<!e,f 110mrn.£t'd, l'llru: n eta.it
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L1STE DES ENSEIGNAvrS ET E:\SEIG;\;AN'rES AKIAi\\lKA

• ECOLE #2 SIXI:EME RANG 1944 Fernande Morel
1945 Therese l'v1assy

1902 Nbertine Legault 1946 Therese Massy
1903 Nbertine Legault 1947 MIne E1z<~ar Lachaine
]904 1948 Isabelle Daigle
1905 1949 Suzan ne i'l-tasse
1906 Eva Daigneault 1950 Denise Godard
1907 1951 Denise Godard
1908 1952 FERMETURE
1909
1910 Mile Labreche • ECOLE #3 SEPTIEME RANG
1911
1912 Mme Fran<;,ois Sigouin 1906 Albertine Godon
1913 1907 IVlme Nphonse Leclair
1914 Mme Fran<;,ois Sigouin Albertine Godon
1915 lVi.me Fran<;ois Sigouin 1908 l\ilme Nphonse Leclair
1916 l\1me Pichette 1909

JVi.me Fran<;,ois Sigouin 1910 Ivlme Jos Belair
1917 Mme Alfred Trudel 1911
1918 Bernadette Bisaillon 1912
1919 1913
1920 Clementine Filion 1914
1921 Jeanne Filion 1915 Antoi.nette Lavigne
1922 Jeanne Filion 1916
1923 Jeanne Fliion 1917
1924 1918 Mme Fran<;ois Sigouin
1925 Germaine Belisle 1919
1926 Corrine Gauthier 1920
1927 Corrine Gauthier 1921 Regina Filiatreault
1928 Laurette Touchette 1922 Regina Filiatreault
1929 1923 Evangeline Letrie
1930 Rose-Emma Beauchamp 1924 Jeanne FiJion
1931 cecile Reid 1925 Uda Seguin

Antoinette Coutu 1926 Uda Seguin
1932 Germaine Belisle 1927 Marguerite Mailloux
1933 Germaine Belisle 1928 Marie-Rose Cloutier
1934 Germaine Belisle 1929 Adrienne Charette
1935 Germaine Belisle 1930 Therese Monette
1936 Germaine Belisle 1931 Therese M.onette
1937 Germaine Belisle 1932 Therese M.onette
1938 Germaine Belisle Nine Monette
1939 Germaine Belisle 1933 l\i1adeleine Forget
1940 Gennaine Belisle 1934 l\i1adeleine Forget
1941 Cordelia Lachaine 1935 l\i1adeleine Forget
1942 Noemie FiJion 1936 Jacqueline Forget
1943 Noemie Filion 1937 Jacqueline Forget
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LlSTE DES ENSEICN.\NTS ET E:"JSElG:'\.\NTES;\ I\.I;\j\\IK:\

1938 Adrienne Filion 1933 Germaine Legault
1939 Madeleine Forger 1934 Lucille l'\lleilleur
1940 Madeleine Forger 1935 Rose- Emma Beauchamp

1941 Madeleine Forget 1936 Rose-Emma Beauchamp

1942 Madeleine Forget 1937 Rose-Emma Beauchamp

1943 Madeleine Forget 1938 Rose-Emma Beauchamp

1944 Cordelia Lachaine 1939 Berthe Poulin

1945 Jeannette Prevost 1940 Jeanne Millette

1946 Marie-Berthe Robert 1941 Mile Boileau

1947 Patricia Gratton 1942 Emma Joannette

Reine-Aimee Meilleur 1943 Jeannette Prevost

1948 Reine-Aimee Meilleur 1944 Jeannette Prevost

]949 Estelle Saint-Jean 1945 Gertrude Turgeon

]950 Isabelle Daigle 1946 Gertrude Turgeon

1951 Denyse Marcotte 1947 Fernande Meilleur

1952 Louise Gratton IvlJle Beaulne

1953 FERMETURE 1948 lvIUe Pinard
1949 Jacqueline St.-Jean

• ECOLE #4 FERME-ROUGE ]950 Denyse Marcotte
1951 FERMETURE

1910 Mlle C. Brochu
1911 • ECOLE #5 VALIQUETIE
1912 1928 Rose-Emma Beauchamp
1913 Valentine Briere
1914 J'v\me Charbonneau

1929 Rose-Emma Beauchamp
1930

Mile Carriere 1931
1915 Marguerite Godard 1932 Louise Comeau
1916 Lancia Monette ]933 Therese Bisaillon
1917 1934 Charlotte Meilleur
1918 1935 Rosa Roy
1919 Bernadette Bisaillon 1936 Rosa Roy

!\llme Charles Guerin 1937 Therese Bisaillon
1920 1938 Therese Bisaillon
1921 1939 Therese Bisaillon
1922 Blanche Blanchard 1940 Antoinette Heroux
1923 1941 Jeanette Prevost
1924 Marguerite Godard Helene Boily
1925 Annette Grenier 1942 Benjamin Belisle
1926 Annette Grenier 1943 Benjamin Belisle

Fabiola Morand 1944 Rejeanne Huberdeau
1927 Annette Grenier 1945 Rejeanne Huberdeau
]928 Mme Juliette Taillefer 1946 Rita Godard
1929 1947 Therese Girouard
1930 1948 Yvette Filion
1931 Emilie Duclos 1949 Yvette Filion
1932 1950 FERl'\'lETURE
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PRl~SIDENTS DE LA CO;Vli\lISS10N SCOLAlRE

1902-1907
1907-1908
1908-1912
191z-1913
1913-L914
1914-1917
1917-1921
1921-1922

Rev. J.A. Lemonde
Henri Briere
Ferdinand Bisaillon
J. Auguste Turcotte
FerdinanJ Bisaillon
Josephat Touchette
Ferdinand Bisaillon
Josephat Touchette

1922-1926
]926-1928
] 928-1946
1946-1954
1954-1955
1955-1958
1958-1963
1963-1972

Ferdinand Bisaillon
Jean- Baptiste Grenier
Ubald Prevost
Emile Filion
.Mo·ise Huberdeau
Fernand Briere
Albert Dione
Charles Meilleur
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LA MUt\TICIPALITE DE KIAMlKA

L a

a municipalite du canton de Kiamika est officiel
lement fondee Ie 3 janvier 1898. Acette epoque, son

territoire ne comprend que Ie canton de Kiamika qui
fait alors partie du comte d'Ottawa. Le maire devait se

rendre a Papineauville pour assister aux reunions de la
Corporation du comte de Labelle. A partir du 1er janvier 1918, Ie comte
de Labelle sera divisc en deux et formera deux comtes designes sous les
noms de « comte de Labelle, 1ere division» pour la partie sud et "comte
de Labelle, 2e division» pour la partie nord. Ainsi. a partir de ce jour. la
municlpalite fit partie de la Corporation du comte de Labelle. 2e

division. En 1924, de nouveaux noms sont donnes a ces deux
corporations: municipalite de comte de LabeIJe pour la 2e division et
municipabte de comte de Papineau pour la 1ere divislon.

En 1983, la municipalite regionale de comte d'Antoine-Labelle
succede a la munlcipalite du comte de Labelle avec de nouveaux
pouvoirs qui lui sont devolus par Ie gouvernement du Quebec.

Avec l'entree en vigueur de la loi sur l'organisation territoriale
municipale Ie 1er janvier 1989, Ie nom officiel de la municipalite devient
«canton de Kiamika ", nom qui est peu utilise, les gens preferant citer Ie
nom de Kiamika seu]ement.

Le l er novembre 1993. les autorites municipales demandent au
ministre des Affaires municipales de changer Ie nom de «canton de
Kiamika» pour celui de « municipalite de Kiamika ».



Le 30 j uin 1994, Ie mlnlstre Claude Ryan approuve cette
demande. Le 23 juiJlet 1994, Ie nom officiel de la municipalite devient
done « municipalite de Kiamika».

LE TERRITOIRE MUNICIPAL
LE CANTON DE KlAMlKA

Comme nous I'avons vu precedemment, lors de la creation de la
municipalite en 1898, seulle territoire du canton de Kiamika releve de la
competence du conseil municipal.

Ce canton, erige en 1890 par une proclamation du gouvernement
en date du 12 decembre, couvre une etendue d'environ quarante-cinq
mille acres.

Divise en douze rangs qui sont orientes du nord au sud, Ie
premier longe la Lievre, tandis que Ie dernier est limitrophe aux cantons
Boyer et Montigny.

Deux rivieres considerables irriguent Ie canton; la Lievre qui
borde de ses eaux la limite ouest du canton et la Kiamika qui lui donne
son nom et qui Ie traverse du nord au sud pour se jeter dans la Lievre
par Ie lac Guerin.

Le 23 fevrier 1939, Ie bloc « X", d'une superficie de soixante
quinze acres, sera annexe au canton de Kiamika.

ANNEXION D'UNE PARTIE DU CANTON DE DUDLEY

Le 7 novembre 1949, suite a une requete signee par les gens du canton
de Dudley, une demande est faite au ministere des Affaires municipales
du Quebec pour joindre une partie de ce canton qui etait aJors sous la
juridiction de la municipalite de Saint-Aime-du-Lac-des-1Ies a celle du
canton de Kiamika. Selon la situation geographique, ce territoire devrait
appartenir a Kiamika. Cette demande sera reiteree par Ie conseille
1er mai 1950.

M. SasseviJle, un representant du ministere des Affaires
municipales, vient visiter les lieux une premiere fois et approuve Ie
projet d'annexion avant meme que Lac-du-Cerf n'ait songe a s'eriger en
municipalite. M. Sasseville avertira Joseph Boismenu qui songeait a
fonder la municipalite de Lac-du-Cerf de ne pas inclure les requerants
qui desiraient s'annexer ala municipalite du canton de Kiamika dans Ie

L a vie p" lit i q "e I 291



reieve topographique de la future municipalite. M. Boismenu ne tiendra
pas compte de I'avertissement du representant du ministere des Affaires
municipales.

1\'1. Sasseville reviendra une seconde fois sur les lieux et les
requerants qui avaient demande d'etre annexes a la municipalite du
canton de Kiamika condescendent a retarder leur projet d'annexion aBn
de ne pas retarder la creation de la municipalite de Lac-du-Cerf. Celle-ci
n'aurait pu etre erigee dans l'annee s'ils avaient maintenu leur demande.
Ces requerants acceptent donc de s'attacher a Lac-du-Cerf a la
condition formelle que I'annee suivante ils verraient leurs proprietes
annexees a Kiamika. La municipalite de Lac-du-Cerf sera officiellement
erigee Ie 1er janvier 1955.

Le 14 juillet de la meme annee, Donat Valiquette, Emile
Valiquette, Oscar Lacasse, Charles Diotte, Jean-Baptiste Turgeon,
Lorenzo Valiquette, Real Valiquette et Mme Alfred Valiquette signent
une requete qui est adressee au lieutenant-gouverneur demandant
qu'une partie du territoire du canton de Dudley, comprenant les rangs
11, 12 et 13, soit detachee de la municipalite de Lac-du-Cerf pour etre
annexee a la municipalite du canton de Kiamika, et ce, tel qu'il avait ete
entendu lors du precedent passage de M. SasseviJle.

Joseph Boismenu, alors matre de la municipalite de Lac-du-Cerf,
s'objecte au detachement; il presente une requete au conseil de comte de
Labelle pretextant que ce detachement affecterait Ie statut juridique de
sa municipalite et affirme egaJement que les requerants demandant
l'annexion de leur territoire a la municipalite du canton de Kiamika
avaient auparavant signe la requete demandant I'erection de la
municipalite de Lac-du-Cerf.

En octobre, on demande une rencontre avec la municipalite de
Lac-du-Cerf pour determiner l'endroit OU doit se faire la division entre
les deux municipalites.

Lors de sa session tenue Ie 7 novembre 1955. Ie conseil de
Kiamika avise formellement Ie ministre des Affaires municipales que la
municipalite approuve Ie projet de detachement des rangs 11, 12 et 13
du canton de Dudley pour faire partie de la municipalite du canton de
Kiamika.

Dans un dernier effort pour conserver ce territoire, Ie 19
decembre 1955, Ie conseil de la municipalite de Lac-du-Cerf se reunit en
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ANNEXlON O'UNE PARTIE

OU CANTON DE MONTIGNY

En juillet 1966, une requete signee par Maurice Brien, Marc
Deschamps, Hector Aubry, Wilbrod Foisy et Philias Rollin est
presentee au ministre des Affaires municipales concernant l'annexion
d'une partie du canton de Montigny, qui est un territoire non
municipalise, ala municipalite du canton de Kiamika. Le principal motif
invoque par les proprietaires est leur lien d'appartenance tacite it
Kiamika. Quatre annees plus tot, une requete similaire avait ete
presentee sans qu'il y soit donne suite.

Le gouvernement approuve cette demande Ie 18 mai 1967. Un
avis de la proclamation parait dans La Gazette officielle du Quebec Ie 10
juin 1967. Ainsi, les rangs 8 et 9 et les lots 36 it 48 des rangs nord et sud
du chemin Chapleau seront annexes it la municipalite du canton de
Kiamika a compter du 1er janvier 1968.

session speciale et demande au ministere des Affaires municipales que Ie
territoire faisant I'objet de la demande d'annexion reste encore attache it

Lac-du-Cerf pour une periode d'un an, Ie temps qu'il estimait necessaire
pour en venir a une entente amicale avec Kiamika.

Le gouvernement acquiescera a la requete de la municipalite du
canton de Kiamika Ie 19 decembre 1955, suite au consentement du
Conseil executif exprime dans un decret en date du 15 decembre 1955.

Le 1er janvier 1956, les rangs 11, 12 et 13 du canton de Dudley
sont officiellement detaches de la municipalite de Lac-du-Cerf et
annexes a la municipalite du canton de Kiamika.

Pour que ce projet se concretise, Ie cure lVlarcel Poissant
exercera de fortes pressions aupres du gouvernement. II ira meme
jusqu'a defrayer les depenses relatives a la confection du plan et de la
description technique prepares par l'arpenteur-geometre Paul-F.
Boisvert. II en demandera, par ]a suite, Ie remboursement a la
municipalite du canton de Kiamika.

L'annexion de ce territoire suscita de nombreux emois, tant au
sein des residents de ce territoire que de ceux des municipalites de
Kiamika et de Lac-du-Cerf.
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ANNEXION DTUNE PARTIE DU TERRITOIRE DE LA

MUNICIPALITE DE BEAUX-RIVAGES

Au cours du mois d'aout 1991, des proprietaires de terrains situes pres

du lac Fran~ois. dans la municipalite de Beaux-Rivages, signent une
requete afin d'erre annexes au canton de KJamika. La principale raison

invoquee par ces citoyens motivant leur demande est Ie manque de

services re9us au niveau de la voirie: ils sont insatisfaits de l'entretien
des chemins. Une annee s'ecoulera avant que les autorites municipales

ne decident, Ie 6 juilIet 1992, de mandater Ie maire Lucien Gratton et Ie

conseiller Maurice Pelland pour alIer rencontrer les autorites de la

municipalite de Beaux-Rivages afin de leur presenter Ie projet
d'annexion et pour connaitre leur point de vue. Le 5 aoD t 1992, la

municipalite de Beaux-Rivages repond qu'elIe refuse de tenir une telle
rencontre. s'objectant formellement au detachement d'une partie de son

territoire.

Le 6 septembre 1993, une nouvelle requete est signee et
presentee au conseil municipal du canton de KJamika. MaJgre Ie refus

anterieurement donne par la municipalite de Beaux-Rivages Ie
4 octobre, Ie conseil mandate I'arpenteur-g"eometre Guy Letourneau
pour faire un plan et une description technique du territoire de la
municipalite de Beaux-Rivages it etre annexe au canton de Kiamika,

annon9ant ainsi son intention de joindre ce territoire a la municipalite.
Lors de sa session reguliere de decembre 1993, le conseil municipaJ
adopte Ie reglement numero 16-1993 qui prevoit l'annexion d'une partie

de territoire d 'une superficie de 8,21 km 2. Le 10 janvier 1994, la
municipalite de Beaux-Rivages s'objecte a nouveau au projet pretextant,
entre autres, que la municipalite du canton de Kiamika ne desirait
prendre que la partie avantageuse du territoire, ne voulant pas acquerir
les parties de lots OU se situe Ie pare Jineaire et, par le fait meme, se

degager des depenses inherentes a eelui-ci. Ils alleguent egalement que
Ie territoire actuel favoriserait grandement la fusion des munieipaJites de
VaJ-Barrette, Beaux-Rivages et Lac-des-Ecorces. Dans une lettre que Ie
maire de Kiamika. Lucien Gratton, leur expediera le 17 fevrier, celui-ci
les avisera qu'il n'etait pas dans I'intention de la municipalite d'agir ainsi.
Le decoupage retenu avait ete fait afin que tout Ie chemin Poulin soit
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rattache au canton de Kiamika en prenant Ie moins possible de leur

territoire. Compte-tenu du fait que la municipalite de Beaux-Rivages
avait refuse de negocier en 1992, Ie maire Gratton leur offre d'agrandir

Ie territoire a etre annexe et leur mentionne que les procedures se

poursuivron t.

La municipalite de Beaux-Rivages demande une rencontre qui

sera tenue Ie 11 avril 1994 pour discuter d'un nouveau decoupage du

territoire a etre detache de leur municipalite. Entre-temps, la
municipalite du canton de Kiamika s'etait adressee au ministre des

Affaires municipales afin qu'il nomme la personne qui exercera la

fonction de secretaire-tresorier pour la tenue d'un registre aux fins
d'application de la procedure d'enregistrement ainsi que pour la tenue

d'un scrutin referendaire. Vne entente etant survenue Ie 11 avriL la

municipaJite de Kiamika retire son reglement no 16-1993 au cours d'une

session speciale tenue Ie 14 maio V n nouveau reglement sera par la suite

adopte Ie 4 juillet 1994 prevoyant l'annexion d'un territoire d'une

superficie de 8,59 km 2. Apres avoir ete soumis a toutes les procedures

legales, Ie ministre des AFfaires municipales, G~y Chevrette, approuve Ie

reglement Ie 13 juillet 1995. Cette annexion est en vigueur depuis Ie

5 aout 1995. (Voir la carte a la page suivante).

Aujourd'hui, la municipalite de Kiamika occupe un telTitoire de

quelque 309 km 2. Le gouvernement possede environ 54 % de cette

superFicie. Ce qui reste est partage entre les residents qui possedent

environ les trois quarts des terres privees et les non-residents qui en

possedent Ie quart.

Outre les terres publiques qui sont constituees principalement de
foret, I'utilisation du sol la plus importante se situe au niveau de

l'agriculture qui occupe 29 % du territoire, representant une superficie

de 8567 ha. Ce qui reste est voue aux edifices publics gouverne
mentaux, a la residence, la villegiature et les terrains vacants incluant les

boises prives situes a I'exterieur de la zone agricole. Seulement 17 % de
l'ensemble du territoire releve done de la competence exclusive de la

municipalite, si on exclut les terres publiques et Jes terres agricoles
taisant partie de la zone «verte» decretee en vertu de la Loi sur la

protection du territoire agricole du Ouebec -Loi 90-, en 1981.
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LE SECTEUR DU LAC FRANc;OIS

Le secteur situe au nord-ouest du canton de Kiamika.
principalement Ie secteur du lac Franc;ois, est depuis longtemps convoite
par la municipal ite voisine, Picardie -Val- Barrette-. En effet, Ie
6 decembre 1913, Ie maire Henri Briere est autorise a aller au conseil de
comte de Labelle a Papineauville pour s'opposer it la demande de
Picardie qui veut detacher une partie du canton de Kiamika et l'attacher
it leur municipalite dans Ie canton Campbell.

Egalement, Ie 21 novembre 1952, Ie consei] municipal refuse Ie
dossier d'annexion, les conseillers Omer Saint-Jean, Rosario
Deschamps et Charles Meilleur s'y etant opposes.

Le 6 avril 1953, Ie conseil municipal de Kiamika demande une
rencontre avec Jes conseils municipaux de Lac-des-Iles et de Val
Barrette pour Ie 29 avril afin d'en venir a une entente au sujet de la
division qui s'impose entre Lac-des-1les - Kiamika et Kiamika - VaI
Barrette.

Le 12 mai 1973, la municipalite de Kiamika s'objectera de
nouveau a l'annexion du lac Franc;ois it la municipalite de Val-Barrette
ou de Lac-des-Ecorces. En aout de l'annee suivante, les conseillers
Gilbert Saint-Germain et Maurice Pelland demandent qu'une contre

requete soit signee et que des informations veridiques et completes
soient donnees aux residents du lac Franc;ois concernant leur projet
d'annexion avec Val-Barrette. II en sera de meme en 1985, lorsqu'un
comite en faveur de l'annexion a Val-Barrette presente une requete en
annexion ou plus de 60 % des proprietaires avaient signe. Le territoire
vise comprenait alors les lots 46 it 52 des rangs 5 et 6, les lots 40 it 52 du
rang 7, ainsi que les lots 1 a 13 des rangs 8. 9, la, 11 et 12, du canton de

Kiamika. Les principaux motifs invoques par les requerants sont leur
lien d'appartenance a Va]- Barrette. Ce v:illage etan t Ie lieu de services, Ie
centre Ie plus proche et Ie lieu de passage habituel des residents du
secteur. lis quaJifient d'artificielles et presque uniquement adminis
tratives les relations existant avec la municipalite de Kiamika. On
critique egalement la qualite des services. Dans la lettre du regrou
pement du lac Franc;ois a Val-Barrette en date du 18 juillet 1985, il est
mentionne que Ie conseil municipal de Val-Barrette s'est engage it

abaisser son taux de taxe fonciere et promet qu'il n'y aura pas de taxe
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particuliere a payer pour les services d'aqueduc et d'egouts du village de
Val-Barrette. La municipalite du canton de Kiamika s'objectera a
nouveau ace projet et une contre-requete est signee au cours de l'annee
1987. Ce secteur representait alors plus du tiers des revenus de taxation
pour la municipalite. Le ministere des Affaires municipales ne donnera
pas suite a cette requete en annexion.

En mai 1996, Ie gouvernement du Quebec propose des
regroupements de municipalites obligeant ainsi les municipalites de Val
Barrette, Lac-des-Ecorces et Beaux-Rivages a s'asseoir ensemble afin
d'etudier la possibilite d'un regroupement.

Lors des auditions de la Commission de consultation sur Ie
regroupement municipal tenues a Labelle Ie 14 novembre 1996, la
municipalite de Val-Barrette depose un memoire dans leguel elle
mentionne qu'elle est en desaccord avec la proposition du gouver
nement, souhaitant plutot la creation de deux municipalites. Elle
revendique a nouveau une partie du territoire du lac Franc;ois et une
partie de Beaux-Rivages pour augmenter sa population a 1 000
habitants. Lac-des-Ecorces et Beau,'C-Rivages pourraient se fusionner
pour ne former qu'une seule municipalite.

Les membres du conseil municipal de Kiamika aviseront Ie
ministre des Affatres municipales du fait qu/ils s'opposent a tout
morcellement de son territoire.

Le secteur du lac Franc;ois a toujours ete et est encore convoite
par la municlpalite voisine -Val-Barrette-.

LA FONDATION DE LA
MUNICIPALITE 

L'ADMINISTRATION
LES PRINCIPALES REALISATIONS

Le canton de Kiamika est officiellement erige en municipalite Ie
3 janvier 1898. Le meme jour se tient a Saint-Gerard-de-Montarville
une assemblee publique des electeurs afin d'elire les sept conseillers de
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la municipalite. A l'issue de l'assemblee, les personnes suivantes forment
Ie premier conseil municipal:

M. Louis Larocque, cultivateur du Haut Kiamika
M. Napoleon Charette, marchand du Haut Kiamika
M. Joseph Deschamps, cultivateur du Haut Kiamika
M. Alphonse Leclair, cultivateur du Haut Kiamika
M. Noe Touchette, cultivateur du Bas Kiamika
M. Napoleon Dumas, cultivateur de la Lievre
M. Frans:ois-Xavier Tessier, cultivateur du Haut Kiamika.

Trois semaines plus tard, les conseillers procedent it la
nomination de Alphonse Leclair it titre de maire de la municipalite. It
exercera cette charge jusqu'au 9 janvier 1900. M. Leclair
etait parti de Saint-Jerome pour s'etablir it Kiamika.

Le conseil municipal doit proceder it l'enga
gement d'un secretaire-tresorier. Ce dernier doit tenir les
comptes, assister a toutes les sessions du conseil, etre
connaissant de tou tes les lois en vigueur pour Ie
fonctionnement de la corporation. Pendant plusieurs
decennies, Ie secretaire-tresorier sera considere comme
Ie bras droit du maire. Recevant un salaire annuel de
30 $, Joseph-Auguste Turcotte assumera la charge de
secretaire-tresorier de la corporation. Les sessions du
conseil se tiennent it la residence de Casimir Valiquette
sur Ie lot 26 du rang 6.

La quasi-totalite des membres composant Ie
conseil municipal proviennent de la classe agricole.
Prenant les affaires en main, ce premier conseil doit ALPHONSELECLAIR. MAIRE DE 1898A

1900 ET DE 1902 A1904.
d'abord administrer et planifier, avec les moyens du
bord, mettant leurs connaissances au service de la population. Leurs
principales preoccupations sont la confection d'un role d'evaluation,
ainsi que l'amenagement et l'entretien des chemins.

Le 7 mars 1898, un premier reglement est adopte. Chaque
requete pour la vente de boissons presentee au conseil est taxee de cinq
piastres. Les personnes presentant tou te au tre regwhe doiven t
debourser la somme de deux dollars. Le conseil delivre alors la premiere
licence d'h&tel it Pierre Lacasse.
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Dne loi provinciale oblige les municipalites a publier dans les

langues fran<;:aise et anglaise tous les avis et documents provenant de

l'administration. Soucieux et desireux d'affirmer leur culture fran<;:aise,

une demande est adressee a Ouebec afin d'obtenir l'autorisation de

publier tous les avis et tous les documents concernant Ie conseil dans la

langue fran<;:aise. Cette demande sera reiteree quelques annees plus tard.

Francis Charbonneau, Joseph Lachaine et Joseph Lacasse sont

nommes estimateurs pour dresser Ie role d'evaluation de la municipalite.

On procede egalement a la nomination de Joseph Desrosiers a titre
d'auditeur, ainsi qu'a la nomination de trois inspecteurs de voirie qui se

voient chacun assigne un arrondissement: Thomas Garneau est engage

pour l'arrondissement situe a I'est de la riviere Kiamikaj Isidore

Carriere doit s'occuper de Ia division situee a l'ouest de la riviere

Kiamika a partir de la propriete de Victor Dufort jusqu'a la grande ligne

du canton de Kiamika; Joseph Labelle, quant a lui, doit voir a
l'arrondissement comprenant les rangs 4 et 5. Casimir Valiquette sera
nomme inspecteur agraire pour tout Ie canton et Louis Boisclair, gardien

d'enclos public.

Les estimateurs et l'auditeur sont remuneres au taux de 1,25 $
par jour pour Ie temps qu'ils sont a I'ouvrage.

Au cours de sa premiere annee de fondation, Ie conseil consacre

beaucoup d'energie a l'entretien des chemins et du pont du village qui

avait ete construit en 1897, en plus de voir aux differentes procedures

legales reliees a Ia formation de Ia nouvelle municipalite. Le principal

chemin entrctenu etait, a l'epoque, Ie chemin Chapleau -incluant Ie

chemin aujourd'hui identifie comme la montee Ferme-Rouge-. Cette

montee qui partait de la riviere Kiamika jusqu'a Ia Lievre, entre les lots
18 et 19, avait ete construite par Ie gouvernement. L'entretien en revient

a la municipalite qui, par regiement, en assujettit Ies proprietaires de

chaque rang.

En avril 1899, Ie maire Alphonse Leclair se rend lui-meme au

conseil de comte de Labelle a Papineauville pour reclamer l'indemnite

seigneuriale qui est due a la municipalite suite a sa fondation. N'ayant

pas encore rec;u cette somme, Ie 2 octobre, un premier reglement pour
prelever une somme de 310 $ par voie de taxation directe sur les biens-

302 I C HAP I T R E 4



fonds imposables de la municipalite est adopte afin de rencontrer les

depenses pour les deux annees se terminant Ie 31 decembre 1899:

DEPENSES ANNEES 1898~1899

Estimateurs:
Recensement, frais de deplacement:
Reparation des chemins et ponts :
J ugemen t - frais de cour :
Salaire du secretaire-tresorier:

45 $
19 $
50$

160 $
36 $

Le taux de taxe alors impose est de «un eentin Qall.J et pour
ehaque pUutre de fa valeur eotidee QU bien.J impo.Jab!4J». En novembre,
l'indemnite seigneuriale au montant de 676,91 $ est re~u et Ie reglement
adopte Ie 2 octobre sera annu]e. Avec cette somme, les autorites
municipales purent regler leurs dettes.

Les membres du consei!, preoccupes par l'etat dangereux du
pont sur la rivihe Kiamika, envoient une demande d'octroi au
gouvernement pour sa reconstruction. IIs sont cependant divises quant
au lieu OU celui-ci sera reconstruit, certains voulant Ie conserver a
I'endroit actuel et d'autres preferant qu'i1 soit reconstruit sur les lots 26,
rangs 6 et 7.

Le 2 janvier 1900, les autorites municipales engagent Joseph
Aurele Bigonesse, medecin de Labelle, a titre de secretaire-tresorier a
raison de 100 $ par annee pour remplacer M. Turcotte, ce dernier
pretendant ne pas etre assez au courant des lois pour occuper cette
charge. M. Turcotte acceptera cependant d'adjoindre M. Bigonesse dans
ses fonctions. On etablira Ie bureau du secretaire-tresorier
a la maison de Casimir Valiquette, la OU se tenaient les
sessions du conseiJ. II devait s'y rendre tous ]es deux mois,
Ie deuxieme samed i et Ie deuxieme dimanche, de dix
heures de l'avant-midj a quatre heures de l'apres-midi. Les
sessions ont lieu par la suite Ie deuxieme samedi, a dix
heures de l'avant-midi, a tous les deux mois. En novembre,
on retablira les sessions a tous les premiers Iundis de
chaque mois.

Le 10 janvier 1900, Joseph Guerin est nomme

maire de la municipalite. En provenance de Chambly, ce JOSEPH GU~RIN, MAIRE DE

dernier s'etait etabli a Kiamika en 1884. Les connaissances 1900A 1902.
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qu'il avait acquises en exer9ant la
profession d'enseignant a Saint
Mathias lui furent grandement
utiles et il en fit profiter la com
munaute.

Le 14 juillet 1900, suite a
une entente entre les membres du
conseil, on fixe definitivement Ie
lieu de reconstruction du pont du
village: on homologue alors l'acte

PONT OU VILLAGE EN RECONSTRUCTION AU O':BUT OU SI~CLE. verbalisant Ie pont qui traversera la
riviere Kiamika sur Ie lot 18 du

rang 6. Les travaux de reconstruction debuterent. Au fi.l des annees, on y
effectuera des reparations, tan tot mineures, tan tot majeures, afin de
preserver sa structure.

Le 12 mai 1900, Noel Lachaine, Trefle Lachaine, Joseph
Lachaine, Alphonse Lachaine et Casimir Valiquette deposent une requete
au conseil demandant a ce que les chemins de front et de ligne du rang 6
soient verbalises. (Voir Ie document ala page suivante).

Egalement, Ie 12 mai 1900, Xavier Tessier, Pierre Lacasse et
Maxime Daoust demandent a ce que les chemins de front et de ligne du
rang 7 soient ouverts. Sur proposition des conseillers Alphonse Leclair et
Joseph Deschamps, J.A. Bigonesse est nomme surintendant special pour
verbaliser ces chemins. .

Le 14 juillet, Ie compte-rendu verbalisant la route ou montee du
rang 6 et les chemins de front dudit rang est enterine. Aussi, un second
proces-verbal decretant I'ouverture des chemins de front des lots d'une
partie du rang 6 et des lots du rang 7, des montees du rang 6 et du rang 7
est rati fie.

Au cours de l'annee 1901, Ie gouvernement du Quebec octroie un

montan t de 80 $ pour reparer Ie chemin Chapleau qui en avait
grandement besoin. Cet argent devait etre depense sur Ie chemin, sur les
lots vacants depuis la grande ligne du canton de Montigny jusqu'au
rang 7 du canton de Kiamika. Une somme de 60 $ est depensee pour Ia
saison d'ete et 20 $ pour la saison d'hiver.
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LA lISTE DES PROPRIETAIRES OU OCCUPANTS DES TERRES OU TERRAINS ASSUJETIIS AUX TRAVAUX

ORDONN~S PAR LE PROCES-VERBAL POUR LE 7ERANG EN 1900.

Napoleon Dumas, MOlse Bisaillon, Joseph Labelle et Noe
Touchette presentent une demande au conseil municipal Ie 13 juillet 1901
dans laquelle ils revendiquent l'endroit OU les chemins de front et les
chemins de ligne des rangs 1, 2, 3, 4 et 5 devront etre faits, et de quelle
maniere ils seront entretenus. Le surintendant special Joseph-Auguste
Turcotte tiendra une assemblee publique a cet effet ]e 2ge jour de juinet a
la maison de Joseph Labelle. Apres avoir entendu les parties interessees
a l'ouvrage, i.l dressera alors un proces-verbal decretant l'ouverture de ces
chemins Ie 9 aoOt 1901. L'acte de repartition concernant ces travaux sera
depose en novembre et approuve Ie 10 aout 1902. (Voir les documents
aux pages suivantes).

Avant que l'annee 1901 ne se termine, Joseph-Auguste Turcotte
est reengage a titre de secretaire-tresorier de la corporation.

Le 8 fevrier 1902, Alphonse Leclair est a nouveau elu a la charge
de premier magistrat municipal. II exercera cette fonction jusqu'au
10 janvier 1904.
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EXTRAIT DE L'ACTE DE R~PARTITION POUR LES CHEMINS DE LA L1EVRE, TOUCHETIE ET SAINT-GERMAIN.

Au cours de son mandat, afin d'obliger les conseillers a asslster
aux sessions du conseil, des amendes de cinq piastres pour la premiere
offense et de dix piastres pour les offenses subsequentes sont chargees.

En juin 1902, sur ordre du conseil municipal, les estimateurs
doivent etablir les valeurs inscrites au role d'evaluation aux deux tiers de
la valeur n:;elle.

Le 4 octobre 1902, Ie conseil municipal homologuera un prod~s

verbal concernant un chemin de front qui a son point d'origine ala ligne
du canton de Dudley, qui traverse les lots 1 a 9 du rang 5 jusqu'au
ruisseau appele « Creek du Diable », pour ensuite continuer sur les lots
9, 10 et 11 en suivant Ie cordon des rangs 5 et 6. Une montee sera
egalement construite dans Ie sixieme rang, partie est, dans la ligne des
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lots 11 et 12 en partant du cordon du rang 5 pour rejoindre la montee
qui avait ete verbalisee en 1900. Ce chemin represente, en 1997, une
partie du chemin Valiquette.

En mars 1903, devant un nombre grandissant de residents et
pour leur offrir un meilJeur service, Ie conseil revoit la delimitation de

ses secteurs et nomme sept inspecteurs de voirie dans les personnes de
Casimir Valiquette, Hormisdas Latreille, Joseph Gratton, Hormisdas
Daoust, Maxime Daoust, Joseph Maner et Leandre Brunet.

Le chemin Chapleau etait a cette epoque entretenu par le
departement de la Colonisation. La municipalite executait les travaux
d'entretien et de reparation et en taisait rapport au Departement.

Le 11 janvier 1904, Josephat Touchette est nomme maire de la

municipalite. II exercera cette fonction jusqu'au 31 janvier 1909.
Au debut de l'annee 1905, Ie reglement numero 25

concernant les hoteliers est adopte. Ce reglement prevoit une

interdiction de vente de boisson Ie climanche par les hoteliers
de la municipalite. II y est egalement stipule de ne pas «douffrir
Oe jeu;( cJ'ar.c;ent dafld !.eur hotel ou mai4on, dOIM peine oamende et oe
Fe/ud de licence pour une autre annee ».

A cette epoque, Ie salaire qu'un homme re<;oit pour

l'execution des travaux de voirie est de 1,25 $ par jour.

Depuis sa fondation, Ia municipalite voit a J'entretien

des chemins. Les inspecteurs de voirie reparent les routes
suivant Ia Ioi et collectent eux-memes Ie montant de leurs

ouvrages dans Ie chemin des contribuables puisque la majorite

des chemins sont ala charge de ces derniers.
A 1a fin de l'annee 1906, une demande est adressee au

gouvernement du Quebec pour faire mettre en vente tout Ie reste du
canton de Kiamika, principalement les lots pres du chemin Chapleau et

du ruisseau Fran<;ois. I.:annee suivante, Ie conseil revient a la charge et
etend sa demande jusqu'au rang 5. Ces demarches ne furent pas vaines,

puisque a compter de l'annee suivante, des lots seront vendus soit par
bi llets de location ou par l'emission de lettres patentes.

Le ler fevrier 1909, Victor Dufort succedera a Josephat

Touchette au poste de maire.
Suite aux rencontres infructueuses avec la corporation du comte

de Labelle en 1906 et 1907 ainsi qu'avec Ie conseil du canton de

JOSEPHATTOUCHETTE, MAIRE

DE 1904A 1909. 1912A 1914.

1924 A 1925.



Bouthillier en 1907, M. Dufort ira rencontrer Ie maire William Pilote
des cantons-unis de Wabassee, Dudley et Bouthillier au cours du mois
de decembre 1909 afin d'en arriver a une entente au sujet des deux

ponts sur la Lievre a la hauteur de la Ferme-Rouge. Un acte d'accord
sera condu au debut de l'annee 1910. Le conseil municipal des cantons
unis de Wabassee, Dudley et Bouthillier aura Ie controle de I'entretien et
des reparations des deux ponts de la Ferme-Rouge. L:evaluation de l'lle

serait faite conjointement par les evaluateurs des deux conseils
municipaux. Quant aux taxes, elles seraient imposees par les cantons
unis de Wabassee, DudJey et Bouthillier qui devaient en rendre compte

au conseiJ de Kiamika. Les recettes et depenses devaient etre partagees
en parts egaJes entre les deux municipalites.

Sous l'administration Dufort, il y aura beaucoup de controverse

quant a la delivrance de licences d'hotel. On vit a l'heure de la

temperance. Le 4 avril 1910, deux licences d'hotel sont emises. Trois
jours plus tard, Ie conseil revient sur sa decision et emet une seule licence

a Edouard Saint-Jean. Le 12 mai suivant, une requete demandant de ne

pas accorder de licence est deposee au conseil et demeure a I'etude. Le 3
avril 1911, sur division, Ie consed decide de n'emettre aucune licence.

Le 4 mars 1912, Josephat Touchette vient reprendre son poste

de premier magistrat municipal pour un mandat de deux ans.
Ala demande des contribuables Simeon Guerin, Henri Guerin et

plusieurs autres, les procedures pour verbaliser la montee partant du

chemin Chapleau dans la ligne des lots 17 et 18, du rang sud du chemin

Chapleau conduisant au rang 9 sont entamees.

Dne assemblee publique des parties interessees a
l'ouvrage est convoquee par J.A. Turcotte, surintendant
special designe par Ie conseil, et est tenue au domicile de

MoYse Lamoureux Ie 20 mai 1913. Suite a l'audition des

contribuables, un proces-verbal est dresse et approuve par Ie
conseil municipal Ie 7 juillet. (Voir Ie document a la page
suivante).

Le 7 fevrier 1914, on assiste a la venue d'un nouveau
maire en la personne de Pierre Diotte.

Le 2 aout 1914, Joseph Daigneault fils est engage
comme secretaire-tresorier. Ii recevra une remuneration de PIERRE DIOTTE, MAIRE DE 1914 A
75 $ par annee. 1916.
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ACTE DE REPARTITION DE LA MONTEE DU RANG SUD CANTON DE KIAMIKA.

En plus des travaux realises au niveau de la voirie, l'admi
nistration Djotte voit a la formation d'un bureau d'hygiene Ie 6 mars
1915. L'etablissement de ce bureau etait devenu obligatoire en vertu
d'une loi adoptee en 1901 par Ie gouvernement provincial qui obljgeait
les municipalites a etablir des bureaux d'hygiene et a nommer un officier
de sante.
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SAlAIRES PAY~SADES JOURNALIERS EN 1915.

Le 5 fevrier 19 I 6, Henri Briere est nomme maire de Ia
municipalite.

La reconstruction du pont du ruisseau Franc;ois, qui avait ete
promise par Ie gouvernement en 1915, est finalement obtenue. Suite a
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CHAPITRE 4312 I

JOSEPH-AUGUSTE TURCOTTE,

MAIRE DE 1917 A1924.

des pressions exercees aupres du depute Fortier au cours de !'hiver
1915-1916, Ie service de la Colonisation du ministere de la Colonisation,
des Mines et des Pecheries finit par deposer Ies devis a la condition que
Ia municipalite fournisse Ie bois sur place. Les autorites municipales
demandent des soumissions pour Ie bois Ie 1er avril 1916. Paul-Emile
Briere en obtient Ie contrat au prix de 750,41 $. (Voir Ie document ala
page suivante).

Au debut de I'annee 1917, Ie maire Henri Briere
exercera des pressions aupres du depute de Labelle,
M. Fortier, en vue de I'obtention d'un octroi pour Ie chemin
Chapleau afin de Ie rendre plus carrossable aux auto
mobilistes. On projette y executer des travaux de minage et
reconstruire trois ponts, en plus des travaux reguliers. Le
conseiJ appuie ses revendications sur Ie fait que Ie chemin est
de plus en plus utilise, qu'j] traverse une region dependant en
grande partie encore de la couronne, ne donnant par
consequence aucun revenu de taxes a la municipalite. Les

HENRIBRI~RE,MAIREDE1916A membres du conseil revendiquent egalement un octroi pour Ia
1917. section du chemin situee dans Ie canton de Montigny qui est

encore un territoire non municipalise, personne n'entretenant
Ie chemin qui est. a plusieurs endroits, impraticable. Cet octroi
repondrait non seulement aux besoins de la municipalite, mais aussi a
ceux de Mont-Laurier, Val-Barrette, Ferme-Neuve et Lac-des-fIes qui
n'ont que cette route pour se rendre par voiture dans la region du Sud.

Le 7 avril 1917, Henri Briere donne sa demission
comme maire de la municipalite, celui-ci n'ayant plus sa place
d'affaires dans Ie canton de Kiamika. Les conseillers Pierre
Diotte et J.A. Turcotte demissionnent egalement. Une
assemblee speciale est alors convoquee afin d'elire deux
conseillers et un maire. Faute de quorum, l'assemblee est
remise au 5 mai 1917. On procede alors a la nomination de
Jules Meilleur au poste de pro-maire en attendant la
nomination du nouveau maire. Ce n'est que Ie 7 juin que
Joseph-Auguste Turcotte sera elu a cette charge.

Le 2 fevrier 1918, Ie maire Turcotte est autorise a aller
a l'vlont-Laurier pour assister a la premiere assemblee du
conseil de comte de Labelle Ie 6 fevrier. Depuis sa fondation, la



UN EXTRAlT DU CONTRAT INTERVENU ENTRE LA MUNICIPAUT£ ET PAUl-£MllE BRI£RE POUR LA

FOURNITURE DE BOIS POUR LA CONSTRUalON DU PONT COUVERT SUR lE RUISSEAU FRANC;:OIS DANS

lE 7ERANG.
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EXTRAIT DU R6LE D'NALUATION 1917-1918.
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municipalite faisait partie de ce conseil de comte, mais les reunions se
tenaient a PapineauviJJe.

L'entretien des chemins sera une des principales preoccupations
de l'administration Turcotte au cours de son mandat.

Le 7 decembre 1918, Ie secretaire-tresorier, J.B. Daigneault
remet sa demission. Albert Guerin lui succedera Ie 18 decembre suivant.
Pour un salaire de 80 $ par annee, celui-ci devait venir avec ses livres
tous les dimanches afin de collecter les taxes de tout contribuable qui se
presen tait.

Le 8 janvier 1919 se tient la mise en nomination pour l'election
de trois conseiUers en remplacement de Jules Meilleur, Jos Deschamps
et Ovila Lalier sortant de charge et pour la nomination d'un maire.
Plusieurs electeurs sont presents: Adrien Filion) Jos Jolicceur, Pierre
Diotte, Leon Beaulieu, Maurice Guerin, Jos Forget, J.A. Turcotte,
Josephat Touchette, Ferdinand Bisaillon, Euchariste Beaulieu (fils),
H. Latreille et N. Charette. Apres l'heure expiree, J.A. Turcotte est elu
par acclamation a la charge de maire. Mo'ise Deschambault, Pierre
Diotte et Armand Briere sont elus aux charges de conseillers. Ils se
joindront aUK conseillers Raoul Brunet, Josephat Touchette et Armand
Brunet.

A l'hiver ]918-19, on procede a la construction du pont en face
de la proprtete de Franc;ois Lacasse dans Ie rang 7.

On demande a M. Normandeau, ingenieur en chef, ainsi qu'au
ministre du departement de la Colonisation une aide financiere pour
restaurer ou reconstruire a neuf Ie pont du village, celui-ci etant juge
dangereux pour la circulation du public. Le conseil propose au
gouvernement de fournir Ie bois necessaire, d'effectuer Ie "charroyage»
des materiaux sur les lieux, tels que ciment, gravier et bois. La
municipalite accepterait egalement de faire les abouts du pont. Des
dispositions seront prises en aout 1919 pour preserver Ie pont:

«Propodi par TOlUbette, deeon;)i par Briere que Ie decritaire- tri.Jorier

;)onne al'U public qua L'avenir iL (Jevra paMer dur Ie pont Kiamika

ILne j'oiture a La jou et que eeu..-r: qui paddent (Jed animau:x;, ne Led

padden! fJ'LJ au trot. If.; paieront L'amellf)e, qu'une a./fiche doit mue Jllr

Ie pont en cOluiquencc. ...
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N'ayant pas re~u de reponse favorable a sa demande de
l'automne 1912 pour la construction d'un pont sur les lots 46 ou 47 sur
la riviere Kiamika, Ie 5 mars 1919, Ie departement de la Colonisation est
sollicite a nouveau, mais cette-fois-ci, ce sera pour faire disparaltre la
cote dite «Maille» -cote Deschambault-. Afin de faciliter Ie transport
aux interesses du 6e rang, on demande a M. Normandin, ingenieur en
chef du gouvernement, de venir examiner Ie chemin de raccourci pour
exempter plusieurs cotes sur Ie rang 6. Ce chemin part du chemin du 6e

rang, sur Ie lot 48 du rang 6, traverse ce lot jusqu'a. la riviere Kiamika.
Sur la riviere, un pont de soixante pieds devra etre construit. Du pont,
Ie chemin se rendrait au 7e rang sans aucune cote. Ce chemin serait
considere comme un abaissement de la cote « Maille ». Des credits sont
alors demandes au departement de la Colonisation pour la construction
du chemin. II faudra attendre encore quelques annees avant que ce
projet ne se concretise.

Le 14 janvier 1920 est Ie jour pour la mise en nomination pour
remplacer les conseillers Raoul Brunet, Armand Brunet et Josephat
Touchette. Deux personnes posent leurs candidatures: Sylvio Dufour et
Joseph Lacasse. Un des sieges reste vacant. Le president d'election,
J.A. Turcotte, en fit rapport au gouvernement, tel qu'il en etait requis
par la loi. Le lieutenant-gouverneur en conseil procede alors a la
nomination de Fran~ois Marier a titre de conseiller. II pretera son
serment d'office Ie 1er mai 1920. En juin, Sylvio Dufour remet sa
demission faute de qualification, il sera rem place Ie 7 juillet par Raoul
Brunet. Egalement, Ie conseil remplacera Joseph Lacasse, qui est absent
de la municipalite, par Rodrigue Lachaine.

Ainsi donc, Ie maire J.A. Turcotte et les conseillers Armand
Briere, Pierre Diotte, Mo'ise Deschambault, Fran~ois Marier, Rodrigue
Lachaine et Raoul Brunet assureront l'administration de la corporation
municipale.

Au cours du mois de mai 1920, Ie conseil municipal achete une
charrue semblable a. celle de type Ideal de J .B. Dore au prix de 200 $
pour « arranger» Ies chemins. Cette machine etait payable par tous les
contribuables de la municipalite en fonction du nombre d'acres de terre
de chacun. Chacun s'en servait deux jours et devait la ramener au village
chez M. Turcotte. Si quelqu'un brisait une partie de la charrue, il en
etait tenu responsable «a La dMcretwn Ju cOMei!}).
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En cours d'annee, deux autres chemins seront ouverts. Un
premier est loue de David Groulx afin de donner une sortie a Geoffroid
Chartier qui avait une propriete au lac Fran9ois, et un second sera
achete de Ovila Gauthier pour y faire une montee sur Ie lot 52 dans Ie
rang 7 pour Ie prix de 125 $.

Le 5 mars 1921, Ubald Prevost sera engage comme secretaire
tresorier de la corporation. II occupera cette fonction jusqu'en 1947.

Un tournant important survient Ie 5 juin 1922 concernant
I'entretien des chemins puisque Ie conseil adopte, sur division, Ie
regiement 1-22 relatif a l'entretien des montees:

«Le.lditeJ montee.l devront a l'avenir etre .loud La charge entlire et

complete de La di!e municipaliti, c'eJt-iL·dire .lOUd le cOlltrole alJdolu. dU

conJei' dichargeant tout i.n.tereJdia teLle ou teLle part de chemin ou de

cloture dan.! CeJ molLteeJ.»

Toutes les depenses encourues pour Ies travaux dans ces montees
seront donc payables par Ie conseiJ ameme les taxes.

Les conseillers Adrien Filion et MOIse Deschambault, s'etant

opposes a l'adoption de ce reglement, demandent que les contribuables
soient appeles a donner leur avis sur celui-ci. La journee de votation a
lieu au cours du mois de juin. Le conseil decide de maintenir Ie

reglement malgre Je fait que les contribuables se seraient prononces
contre celui-ci.

Le 2 juillet 1923, Ie conseil s'opposera cependant a la prise en
charge de la montee rang sud, chemin Chapleau, sous pretexte qu'i! n'y
avait plus de residents sortant par ce chemin qui avait ete ouvert a peine

dix annees auparavant.

Lors de la session reguliere du 5 novembre 1923, Ie maire J.A.

Turcotte remet sa demission qui prendra effet te 9 janvier 1924.
Josephat Touchette lui succedera Ie 4 fevrier. II sera entoure du pro
maire Adrien Filion et des conseillers Joseph Deschamps, MOIse
Forget, Alphonse Bastien, Osias Saint-Jean et Joseph Forget.

Nleme s'il n'exer9ait plus de fonction au sein du conseil
municipal depuis Ie debut de I'annee 1923, MOIse Deschambault fera
des pressions aupres du gouvernement pour la construction d'un pont
sur Ia riviere Kiamika pres de sa propriete. Le 3 mars 1924, Ie conseil lui
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donne son appui pour Ce projet, la municipalite acceptant de fournir Ie
bois moyennant que Ie ministere execute les travaux de construction a
Ses charges et depens.

En 1924, les gages que re~oivent les journaliers executant des
travaux pour Ie compte de Ja municipalite sont de 2,50 $ par journee de
dix heures, 3 $ par journee pour Ie contremaitre et de 5 $ par jour pour
les « times» avec charretier et outils.

Le 15 decembre 1924, Mo'ise Deschambault est nomme
surintendant pour monter un devis pour la quantite et la dimension du
bois a- etre fait pour la construction du pont projete chez-lui. Le mois
suivant, on demande des sou missions.

Le 20 janvier 1925, les contrats pour la fourniture du bois sont
accordes a- Louis Deschamps pour 8000 pieds de cedre au prix
de 15 $ Ie mille pieds et a- Willie Lachaine pour 7 000 pieds
d'epinette, a raison de 22 $ Ie mille pieds. On achetera
finalement 10449 pieds de cedre de Louis Deschamps ainsi
que 6063 pieds d'epinette de Delphis Beausejour. On
entreprend alors les travaux de construction du pont
Deschambault sur Ie lot 48 des rangs 6 et 7.

Nouvellement elu a la charge de maire depuis janvier
1925, MoYse Deschambault demissionne deux mois plus tard,
ayant exerce cette charge de bonne foi, mais illegalement,
celui-ci agissant comme evaluateur de la municipalite, charge a
laquelle il donna egalement sa demission. Le 6 mars, it sera de

MOrSE DESCHAMBAULT, MAIRE d I I I I
DE 1925 A1927. nouveau nomme maire e a municipa ite, mais ega ement

cette fois-ci.
Au cours de cette annee, un montant de 200 $ sera

depense pour terminer la montee dans Ie rang 7, une Eois que
I'argent du departement de la Colonisation sera depense. utte
somme sera remboursee par Ie departement suivant la
promesse faite au maire Deschambault par Ie depute
provincial.

En janvier 1927, nous assistons a la venue d'un
nouveau maire pour voir a- l'administration de la municipalite
en la personne de Adrien Filion qui exercera cette charge
pendant deux annees.

ADRIEN FILION. MAIRE DE 1927 Le 6 juin 1927, afin de preserver les chemins, Ie
A1929. reglement no 1927-2 est adopte.
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«Nul ne pourra circuler {JafU leJ cbemin.! puhlic.J {Je fa numuipaliti

avec {Je.! charge.! lour{Je.! {Je puu {Je 2 000 livre.!, {Jan.! leJ tefnp.! Otl. Ce.!

cbemifU deront (Jail.! un itat {Je hom: au point ()e led {Jitirwrer, doit au

printempd, a l'automne ai""i que {'ite {Jalld led tempd ()e grOdJe"

pluiu. "

Le conseil se reserva Ie droit de decider quand il permettrait Ie
passage des lourdes charges. Pour toute contravention au reglement,
une amende maximale de 200 $ est prevue.

En septembre, un permis pour tenir une table de billard est

accorde a Alphonse Goulet. Cette
licence sera, par la suite, renouvelee
d'annee en annee.

Sous I'administration FiJion, on
tentera d'obtenir, mais en vain, que la
rou te Buckingham - Mon t-Lau rier
passe par Ia municipalite de Kiamika.

En avril 1928, Ies conseillers
MOIse Forget et MoYse Deschambault
sont deJegues pour alJer rencontrer Ie
depute Pierre Lortie afin d'obtenir Ja
reconstruction du pont du ruisseau Du

Diable -pont Campeau- juge dangereux.
En juin 1928, une somme de

2500 $ sera injectee pour graveler Ie rang
DEMAN DE DE ALPHONSE GOULET POUR OBTENIR UNE LICENCE

7, a partir du village jusqu'a Ja route DE BILLARD ABLOUSES.
nationale -route 11-: une somme de
1000 $ est aLlouee par la municipalite,
1000 $ par Ie departement de la Coloni
sation et 500 $ par M. Harry McIn1yre.
Ce dernier est un industriel dont la
principale occupation est Ie commerce du
bois. r..:amelioration de ce chemin serait
benefique pour son entreprise qui etait
situee dans Ie canton de Kiamika. Les
propnetaires doivent faire leurs terrasses,
leurs egou ts et les echappes necessaires a
leurs frais. Chaque proprietaire doit LEPONTCAMPEAU.
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egalement fournir une paire de chevaux avec conducteurs
gratuitement pendant Ie temps necessaire pour l'execution des
travaux sur ses lots.

Suite a la mise en nomination du 9 janvier 1929, Ie
president d'election Ubald Prevost ordonne la votation qui
doit avoir lieu Ie lendemain, deux candidats s'Hant presentes a
la charge de maire: Joseph Forget, qui avait auparavant siege
a titre de conseiller, et Adrien Filion. Selon les registres
municipaux, c'est la premiere fois depuis Ia fondation de Ia
municipalite que les electeurs iront aux urnes. Joseph Forget
aura gain de cause sur son adversaire et s'engagera dans sa

JOSEPH FORGET,MAIREDE 1929 nouvelle fonction de maire. Pendant plus de huit annees, il
A '937 ET DE 1939 A1945.

dirigera a bon escient la municipalite.

Afin de se decharger de l'entretien du 7e rang reliant Kiamika a
la grande route, on demande, en 1929, au ministere de la Voirie de Ie
prendre a sa charge. Partout dans Ie comU~ de Labelle, les routes sont a
la charge du gouvernement i la plupart de ces routes ayant ete
construites sans qu'il en coute un sou aces municipalites.

Au cours de l'annee 1930, une somme de 1 000 $ est reservee
pour la pose de gravier sur le chemin de la Lievre. D'autres travaux
seront egalement executes I'annee suivante sur Ie meme chemin, ainsi
que sur Ie 7e rang et au pont Deschambault, suite a une subvention de
2000 $ obtenue des gouvernements federal et provincial pour faire
travailler les chomeurs qui trouvent les temps durs en cette periode de
cnse.

Zephir Forget et quelques autres contribuables s'adressent a la
municipalite et reclamcnt la construction d'un chemin sur Ie rang 10 du
canton de Kiamika. Lc conseil municipal nommera Ie secretaire
tresorier, Ubald Prevost, it titre de surintendant special. Apres avoir fait
toutes les procedures legales, il en vint a la decision d'etablir un chemin
de front qui partait de la ligne des cantons Kiamika et CampbelL
traversant les lots 1 a 9 du rang 10 du canton de Kiamika. Le 2
novembre 1931, Ie proces-verbal sera homologue.

En 1931, Ie departement de la Voirie commence des travaux dans
Ie chemin Val-BanctLe - Kiamika. Pour des raisons inconnues par les
auto rites municipales, les travaux sont arretes. Ces circonstances font en
sorte que plusieurs se retrouvent sans travail. Le conseil entreprend



UN EXTRAIT DU R()LE DE PAlE POUR DESTRAVAUX EFFECTUES SUR LE CHEMIN DE LA L1EvRE EN 1930.

alors des demarches afin d'obtenir 5000 $ de l'argent du chomage pour
que les travaux continuent Ie plus tot possible. Le 7 decembre 1931, un
octroi de 4000 $ est obtenu et les travaux se poursuivent et ne se
termineront qu'en 1935.

Suite a- une requete signee par Ie Club Kar-Ha-Kon, G. Sill ainsi
que d'autres personnes interessees, Ie 7 decembre 1931, Ie conseil
homologue Ie verbal du chemin Mclntyre -chemin du lac Kar-Ha-Kon
qui part de la ligne des cantons Rivard et Kiami.ka et traverse les lots 1 a
II dans Ie rang 6. Le chemin avait ete auparavant construit et entretenu
par J. H. Mclntyre pour I'industriel R.D.H. McIntyre, apres avoir
obtenu des droits de passage sur les lots 5 it 11.

Napoleon Legault, Mathias, Ovila et Hermas Gauthier
demandent la verbalisation d'un chemin sur les 6e et 5e rangs. En aout
1932, Ie chemin Gauthier sera ouvert. Ayant son point d'origine sur Ie
lot 52 du rang 6, Ie chemin traverse ce lot a- l'endroit meme du vieux
chemi.n qui avait ete etabli il y a plus de vingt ans, en Iongeant la li.gne
du canton Campbell. Il traverse ensuite une partie du lot 52 du rang 5,
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toujours en suivant la ligne du canton Campbell pour ensuite tourner
vers Ie sud pour traverser les lots 52 a 49 du rang 5. La montee longeant
la ligne du canton Campbell sera a Ja charge du departement de la
Colonisation ou de la municipalite du canton de Kiamika. Quant au
chemin traversant les lots 49 a 52 du rang 5, les contribuables Mathias,

avila, Hermas Gauthier et Napoleon Legault en assumeront l'entretien.

Letat du pont Deschambault preoccupe grandement les autorites
municipales. Le qualifiant de dangereux pour Ie public, on procede a la
fermeture de ]a montee. Le 16 aout, on entreprend les travaux de repa
ration du pont, sous la direction du contremaitre MOIse Deschambault,
afin que Ie chemin puisse etre ouvert Ie plus rapidement possible. On
demande aJors, par I'entremise du depute Pierre Lortie, la construction
d'un pont couvert pour Ie printemps 1933.

Apres des pourparlers avec les interesses, Ie 5 juin 1934 debute la
reconstruction du pont Deschambault. On se servira de tous les mate
riaux du vieux pont pour effectuer les travaux. MOIse Deschambault est
nomme contremaltre, il doit s'occuper d'acheter les materiaux neces
saires et Euchariste Beaulieu, quant a lui, doit trouver des hommes pour
l'execution de l'ouvrage.

Desireux de voir a I'etablissement des jeunes de la municipalite,
Ie 7 janvier 1935, Ie conseil municipal sollicite Ie ministere de la

Colonisation pour que les Jots situes dans les rangs 5 a 10, 11 et 12
soient vendus aux fils de cultivateurs de la paroisse plutot qu 'a des
etrangers. Sur les instances des colons et du comite paroissial, Ie conseil
priera pour la troisieme fois Ie ministre de la Colonisation, M. Vautrin,
de nommer un classificateur pour les lots qui seront vend us. lIs
demandent que les lots du canton de Kiamika res tent disponibles pour
les jeunes de la rnunicipalite, tel que revendique anterieurement dans
une requete. On desire que Ie comite paroissial ait toute la latitude
voulue pour Ie choix des colons qui s'etablissent dans la municipalite.

Avec la crise economique qui sevit, Ie maire Forget est deIegue
pour aller demander au gouvernement de la province de Quebec
d'accorder une remise pour Ie compte des alienes et des indigents, la
municipalite etant trop pauvre pour Ie payer. Elle sollicite egaJement Ie
gouvernement pour qu'il assume a ]'avenir Les frais reLatifs a
I'internement de ces personnes. Les autorites municipales devront
supporter ces frais pendant plusieurs annees encore.
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Au cours du mois de mai 1937. Napoleon Gratton,

Arthur Meilleur et Joseph Forget se font la lutte pour le poste
de maire tandis que des elections se tiennent egalement pour
les postes de conseillers aux sieges numeros trois et cinq. Suite
au scrutin du 18 mai, Arthur Meilleur sera elu maire de la
municipalite. II sera entoure des conseillers Adrien FiJion, Leo
Daoust, Pierre Diotte, Euchariste Beaulieu, Alexandre Boyer
et Adelard Lachaine.

A partir du 7 septembre 1937, Ie salaire que verse la
municipalite pour un homme est de 0,20 $ de I'heure et de

0,10 $ de l'heure par cheval fourni. ARTHUR MEillEUR. MAIRE DE

Lors d'une session speciale qui a lieu Ie 13 novembre 1937 A1939.

1937, une demande est faite a I'Honorable Leduc, ministre de la Voirie,
pour que la route boulevard Senneterre -route 117- passe par la
municipalite de Kiamika. Le conseil appuie ses revendications sur Ie fait
que Ie trace, par Ie chemin Chapleau, est Ie plus court entre Nominingue
et Mont-Laurier, la distance etant de vingt-cinq a trente milles, et qu'en
plus, cette route traverserait un beau territoire de peche et de chasse,
l'ideal pour Ie touriste. D'autres pressions seront exercees en fevrier de

I'annee suivante, mais en vain puisqu'un trace plus au nord est retenu
par Ie gouvernement, suite a des pressions politiques exercees par des
personnes influentes des municipalites situees dans ce secteur. Cette
route fut inauguree en 1942.

En mai 1939, Arthur Meilleur sera defait ala mairie par I'un de
ses adversaires de 1937, Joseph Forget.

Le 3 novembre 1941, Ie conseil adopte Ie reglement no 2-1941
concernant la fermeture des magasins en vertu des pouvoirs conferes
par I'article 403 du Code municipal de la province de Quebec. On y
retrouve egalement une disposition interdisant de circuler en costume de
bain ou costume indecent a la vue du public.

En 1942, a la demande des contribuables Leopold Suppere,
Arthur Girouard, Honorius Saint-Jean, Rolland Girouard et Donat
Lacasse, on decrete l'ouverture du chemin de front pour la partie sud du
rang 8, sur les lots 27 a 35. La section de la route qui partait de ce
chemin pour deboucher au chemin Chapleau avait ete auparavant
ouverte par Ie departement de la Colonisation; Ie gouvernement, par
l'arrete en conseil no 900 du 16 septembre 1959, donna Ie statut de
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" chemin de colonisation" a. cette route qui longeait Ie Jot 25 du rang sud
et qui passait vis-a.-vis les lots 16 a. 11 du rang 7 du canton de Kiamika.
Leopold Suppere sera nomme inspecteur de voirie pour Ie chemin a.
partir du chemin Chapleau jusqu'au lot 35 du rang 8.

I.e 24 juillet 1942, Ie gouvernement provincial adopte l'arrete en
conseil numero 1711 dans lequel il designe des chemins de colonisation
qui ont ete ouverts dans la province depuis Ie 1er janvier 1935. On y
relrouve un chemin situe dans Ie secteur du lac Franr;ois qui se decrit
comme suit:

.. Ouvertlire (J'fut chemin (Ju lot 4 au lot 1 rang H - iflontie {)u lot 13 au

lot 6 rang H et G, canton Campbel~ de continuant <!ur le.I lou 1 et 9
rang~ canton {)e Kiamika.

Le 3 mai 1943, les autorites municipales entreprennent des
demarches pour combattre Ie projet de construction d'un pont sur la
riviere du Lievre a. la ferme du Wabassee. En 1944, un groupe de
citoyens du canton de Dudley demande au gouvernement la
construction d'un pont de deux cent cinquante pieds a. la hauteur des
terres de Antoine Grenier et de Lorenzo Paquette et l'ouverture d'une
route qui rejoindrait la municipaJite de Lac-du-Cerf, Ie lac Mallonne et
Je lac a Dick. Cette demande n'a pas ete retenue par Ie gouvernement
Duplessis, celui-ci preferant ameliorer la route entre Kiamika et Lac-du
Cerf, comme l'avaient auparavant demande quelques citoyens et ]a
municipalite du canton de Kiamika.

En 1944, les salaires verses aux employes travaillant
pour la municipalite sont augmentes a. 0,35 $ de I'heure pour Ie
contremaitre, 0,30 $ de l'heure pour un journaJier et a. 0,15 $
de J'heure pour un cheval.

Le 18 mai 1945, on assiste a. l'election d'un nouveau
maire en la personne de Fernand Briere. Ce dernier est ne Ie
23 septembre 1911. II est Ie fils de Armand Briere et de Marie
Lacelle. n fit ses etudes a. l'ecole de Ferme-Rouge. nest I'un

I des membres fondateurs de la Caisse populaire de Kiamika. II
assura la presidence de la commission scolaire de Kiamika

FERNAND BRI~RE, MAIRE DE durant quelques annees. II fut maire de la municipalite du
1945 A 1954 ET DE 1961 A 1966. canton de Kiamika pendant plus de quinze annees. Marguillier



au sein de la Fabrique de Kiamika, il fut egalement maitre de chapeJle
durant quelque 49 annees. Tres actif au sein de la communaute, il donna
beaucoup de son temps pour mener a terme plusieurs projets pour la

paroisse et la municipalite.

Suite a une recommandation du depute J. H.A. Paquette, Ie
ministre de la Voirie, Antonio Talbot, annonce qu'il met a la disposition
du conseil un montant de 900 $ pOUf ameliorer Ie chemin Touchette, a
meme Ie budget 1945-46. Cette subvention represente 50 % de
l'estimation preparee par les ingenieurs.

Apres avoir rec;u la confirmation que Ie gouvernement
defraierait 75 % du cout de refection du pont du village, I'administration
Briere accepte de defrayer la partie non subventionnee du cout des
travaux.

Le 8 avril 1947, Edouard Lachapelle pretera Ie serment requis
pour l'accomplissement de ses fonctions a la charge de secretaire
tresorier.

Le 11 mai 1949 se tient la mise en nomination pour les charges de
maire et de trois conseillers. Omer Saint-Jean, Jeffrey Brunet et
Charles Meilleur sont elus sans opposition aux differents postes de
conseillers tandis que deux candidats se presentent a. la mairie: Femand
Briere et Joseph-Aime Turgeon. Le 14 mai, lV1. Turgeon refuse de se
porter candidat, Fernand Briere sera ainsi officiellement elu maire de la
municipalite et il exercera cette charge jusqu'au debut de l'annee 1954.

Au cours de ]'annee 1949, des pressions seront exercees aupres

du ministre de la Voirie afin que son ministere entretienne et repare,
conformement a la Loi de la voirie, Ie chemin reliant Kiamika a la
Ferme-Rouge, sur une longueur de 2285 pieds, Ie 6e rang, sur une
longueur de 13375 pieds et Ie chemin Lac-du-Cerf, sur une longueur de
2021 pieds. Le 8 aout 1949, Ie sous-ministre de la Voirie, M. A.
Bergeron, annonce aux elus municipaux que I'entretien de ces chemins
sera fait aux frais du gouvernement durant la saison d'ete seulement.

Le 27 juillet 1950, la municipalite, ayant obtenu I'approbation
ecrite de la majorite des proprietaires interesses du 6e rang, donne au
ministre de la Voirie Ie droit de passage pour faire la route.

Encore une fois ferme a la circulation en 1952, Ie pont
Deschambault sera a nouveau une preoccupation du conseil. Une
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demande est alors faite aupres du ministere des Travaux publics afin
qu'ils y effectuent des reparations.

M. Aubry, ingenieur du ministere des Travaux publics, avait
recommande, dans son rapport du 7 novembre 1950, la refection des
deux travees et Ie renforcement des culees et piliers au pont
Deschambault. Le chemin Descham bault est alors utilise par les
residents du sixieme rang com me debouche plus direct vers Val
Barrette. Malgre ce rapport, les responsables du ministere refusent
d'executer les travaux puisqu'i1 s'agit d'un pont d'interet purement local
et que deux autres ponts sont situes sur la riviere Kiamika, soit Ie pont
Meilleur, sur l'ancienne route 11, qui est situe a peine a un mille et demi
en amont, et Ie pont du village, a environ cinq milles en aval.

Finalement, Ie 13 mai 1952, Ie ministere debutera les travaux de

refection des deux travees avec un tablier sur une poutre metallique et la
consolidation des appuis. II y injectera une somme de 6793,26 $. Le
pont Deschambault sera reconstruit au debut de l'annee 1982 pour un
cout de 82400 $. Long de 32,27 metres de type-bois-acier, il enjambe la
riviere Kiamika et relie les lots 48 des rangs 6 et 7 du canton de
Kiamika.

Le 4 septembre 1951, les auto rites municipales demandent au
ministere de la Voirie de prendre a sa charge la totalite du chemin du
rang 6. Le mois suivant, Ie ministere accepte d'en prendre l'entretien
durant la saison estivale. Lentretien d'hiver etant subventionne par Ie

gouvernement.

M. Charles Meilleur aura Ie mandat de trouver un site pour un
nouveau depotoir, celui du chemin Chapleau n'etant pas salubre et

presentant un grand danger pour la sante des citoyens.

Le 7 decembre 1953, Fernand Briere presente sa
demission. Son mandat se terminera a la fin de l'annee 1953. Il
restera en fonction tant que Ie nouveau maire ne ·sera pas
assermente. Joseph-Aime Turgeon lui succedera Ie 4 janvier
1954. Pendant sept annees, il assumera certe charge.

L'administration Turgeon obtiendra de nombreux octrois
au cours de l'annee 1954 pour l'amelioration des chemins, princi
paiement Ie chemin Chapleau reliant Kiamika a Nominingue.
Ces subventions permettaient un travail saisonnier pour les
chomeurs. De nombreux touristes empruntent ce chemin pour

JOSEPH-AIM~TURGEON,

MAIRE DE 1954,11. 1961.



pratiquer leurs sports favoris, la chasse et la peche. Dans l'esprit des
membres du conseil, une fois termine, ce chemin sera considere comme
un des plus beaux du comte de Labelle et representera un raccourci
appreciable pour les touristes qui desirent se rendre dans notre
municipalite et dans Ies villages voisins. Les sommes obtenues n'etant
pas assez considerables, on reussit seu]ement a. maintenir Ie chemin en
bon etat.

Le 17 aout 1955, Ia municipalite cede Ie pont du lac Fran<;ois au
ministere des Travaux publics. Ce pont sera demou et remplace par un
nouveau, une fois que la municipalite eut donne Ie terrain necessaire
pour ]e pont et ses approches. Il sera reconstruit en 1956 au cout de
8753,62 $.

I.e 11 mai 1977, un carnion de Real Perrier de l'Annonciation qui
etait charge d'environ 4 000 pieds de bois franc defonce completement Ie
pont. Les dommages sont evalues a. plus de 27 000 $. La majeure partie
des residences construites a. cet endroit sont des chalets. Aucun passage
n'est possible pour se rendre sur la presqu'jle. Quelques residents se
trouveront isoles. Ils n'auront d'autre choix que de traverser en
chaloupe chez M. Ryser OU ils auront laisse leur vehicule. Les travaux
de reparation sont alors entrepris.

En 1989, ce pont de bois sera refait a neuE pour un cout de
54355 $.

Le 4 septembre 1956, Ia municipalite cede Ie pont Garneau au
ministere des Transports qui y injectera la somme de 6719,90 $ pour sa
reconstruction avant la fin de I'annee 1956. Long de plus de cinquante
et-un pieds, il enjambe Ie ruisseau Fran<;ois et reue Ies lots 11 et 12 du
rang 8 dans Ie canton de Kiamika. II sera refait a neuf au cours de
I'annee 1987-88.

I.e 3 octobre 1956, Ie conseil municipal demande au ministere la
construction d'un pont de ciment sur Ie lot 39 du rang 7 -pont Briere
afin de remplacer Ie pont couvert.

Ce pont enjambe Ie ruisseau Fran<;ois. A l'epoque, i1 etait ]'un des
nombreux ponts couverts de la province, d'une longueur de quatre
vingt-seize pieds. Le ministere des Travaux publics y executa des
reparations importantes en 1948, 1953 et 1955. Dans ses rapports du
14 septembre 1953, du 31 octobre 1955, du l er juin 1956 et du 17
octobre 1957, Gerard Aubry, ingenieur provincial, recommande la
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reconstruction du pont. Egalement, l'ingenieur Jean-Louis
Courtemanche, dans son rapport du 4 septembre 1958, en arrive aux
memes conclusions et demande d'effectuer des reparations urgentes.

Le 5 octobre 1959, Ie pont couvert est cede au ministere des
Travaux publics qui Ie remplace aJors par un pont de beton.

Le 6 mai 1957, Ie conseil nomme Clement Saint-Jean pour
remplacer Edouard Lachapelle au poste de secretaire-tresorier. Ii
entrera officiellement en fonction en juiUet. En 1960, son salaire sera
fIxe a55 $ par mois.

Le 21 fevrier 1961, Fernand Briere entreprendra un nouveau
mandat a la mairie.

Sous son administration, on verra a finaJiser Ie dossier en vue de
la construction du systeme d'aqueduc du village. Les travaux debuteront
en 1964. On etudie egalement un projet de construction d'un reseau
d'egout.

En avril 1964, Ie conseil municipal decrHe la formation d'un
service municipal de la protection civile qui sera compose du maire
Fernand Briere et des conseillers Telesphore Portelance, Aldege
Lachaine, Firmin Valiquette, Orner Saint-J ean, Jeffrey Brunet et
Laurier Ouellette.

Le 3 aout de la meme annee, Ie ministere de la Voirie est sollicite
pour asphalter Ie chemin Kiamika - Lac-du-Cerf ainsi que la route
Kiamika - Val-Barrette.

Le maire Fernand Briere remet sa demission Ie 18 juin 1966.
Albert Diotte lui succedera Ie meme jour, et ce, jusqu'en 1973.

En 1966, on procede a une nouvelle numerotation des
sieges des conseillers. Ainsi, les conseillers, Telesphore
Portelance, Gaston Saint-Louis, Omer Saint-Jean, Rolland
Filion, Jean-Louis Forget et Aldege Lachaine occuperont
respectivement les sieges L 2, 3, 4, 5 et 6.

En novembre, Ie conseil adopte Ie reglement 7-1966 qui
fixe la mise en nomination des candidats au deuxieme
mercredi de mai au lieu du deuxieme mercredi de janvier.

Au debut de l'annee 1967, les hommes travaiJlant pour
Ie compte de la municipalite rec;oivent les salaires suivants:

ALBERT DIOlTE, MAIRE DE 1966 homme seu!, 1, 10$ de l'heure; un chevaL 2 $ par jour j un
A 1973. homme avec tracteur, 3 $ de l'heure j un homme avec petit



camion, 3 $ de l'heure; un homme avec bulldozer, pnx courant; un
homme avec un plus gros camion, 4 $ del'heure.

En mars 1967, la municipalite cede ses droits au ministere des

Travaux publics pour la construction du pont du village, sous reserve
que Ie ministere prenne toutes les responsabilites s'y rattachant. Plus
tard, en avril, la municipalite autorisera Ie ministere des Travaux publ1cs
a demolir Ie pont couvert. Les travaux de construction debutent alors.
Le ministere de la Voirie fera egalement l'acquisition des superficies
necessaires pour l'elargissement de la rue Principale menant au pont du
village.

Parmi les realisations faites sous ]'administration Diotte, en plus
de voir a achever les travaux au reseau d'aqueduc et d'egouts, on note
]'ouverture du chemin de la Presqu'l'le au lac Fran90is et l'amelioration
du chemin de la Lievre en 1967.

Vers 1967, Ie ministere de la Voirie depose des plans en vue de
l'amelioration du chemin reliant Ie lac Fran90is a Val-Barrette. Les
travaux d'elargissement et de pavage seront realises au cours de
l'automne 1969.

Suite aux press ions poJitiques exercees par Ie conseil municipal
depuis 1964, vers l'annee 1968, Ie gouvernement entame les procedures
abn d'acquerir les terrains necessaires des proprietaires riverains a la

route 311 en vue de son elargissement. Un peu plus de dix annees
s'ecouleront avant que cette route ne soit elargie et completement
asphaltee par Ie ministere des Transports. Les travaux de construction et
de pavage de la route comprise entre Val-Barrette - Kiamika et
Kiamika - Lac-du-Cerf se termineront au cours de l'annee 1980.

En 1969, I'etat des chemins est tres preoccupant. Une requete est
aclressee aux autorites provinciales afin d'obtenir un octroi pour refaire
la montee Deschambault. On demande egalement au gouvernement
l'execution de travaux de pavage sur des routes deja construites, la
finition des egouts pluviaux du village, Ie parachevement de la route Val
Barrette - Kiamika - Lac-du-Cerf. Diverses ameliorations sont reclamees
pour Ie 6e rang, la mantee Ferme-Rouge, Ie chemin de la Lievre et la
montee NanteJ.

La salle paroissiale sera achetee de la Fabrique de Kiamika au
cours de ]'annee 1971.
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En 1971, M. l\1.aurice Tessier, ministre des Mfaires municipales!
propose de nouvelles normes concernant l'evaluation fonciere:

«Pour aJdltrer que touteJ leJ caligorieJ de proprieti.J deron/: trailied

avec eqaiti et pour aJdurer l'anijormiti- l'evaluation ne peat itre

aaminutree eifictUe.ment que lordqu'elle porte dar un grand Iwmhre de

propruti.J. La pl'ue en charge par led communauti.J municipalu de

l'evaluatioll fOlu:iere eJt abdolument requide. En eifet, le ebamp fonder

edt une dource actuelle importante dU financemellt ded indtitution.J

decentralideeJ et il continuera de l'itre. Aindi, la eommunaute

nwnicipale pourra utili,ler led don/teed de l'evaluation pour la

repartition u',me partie de deJ coU1.J. Or, une jUdte repartition requiert

de loute necedJite que lu memeJ reg!.e.J regidden/: l'evaluation fOIu:iere

partout diU" le territoire de cbaque communauti I1ULIli.cipale.

L'adoption procbaine d'ime Loi dur l'evaluation fonciere de lneme que

l'adoptioll u'un manuel. de normeJ et de procedured d'ivaluation

VLendront donner un enca.drement depuid umgtempJ niceddaire a fa
pratique de l'evaluation foru:iere.»

(Source: Me M'·llIril'l' T",sier, Propo.,itiofl dl "-1~m1L JC~Jtmclllr/'.1 municipal"", Ift7), pa,q' 16).

Au cours de I'annee 1971, la Loi sur l'evaluation fonciere est
adoptee. CelJe-ci confie aux communautes urbaines, aux cites et villes et
aux corporations de comte Ie mandat d'elaborer des roles d'evaluation.

Le 1er aout 1972, un appui sera donne par la rnunicipalite pour
que les roles d'evaluation soient prepares sous Ja juridiction des conseiIs
de cornte. A partir de 1974, la firme Sodemo avait pour mandat de
confectionner les roles d'evaluation. Ce n'est qu'it partir de 1985 que les
roles d'evaluation seront produits par Ie personnel de la corporation du
comte de LabeJle. La creation du service de l'evaluation fonciere de la
Corporation du comte de Labelle remonte it 1980. De 1980 it 1985, ce
service devait voir a la mise it jour des donnees des roles d'evaluation.
Par la suite, avec Ie remplacement de la corporation de comte par la
M.R.C. d'Antoine-Labelle, cette derniere en assumera la responsabilite.
Depuis Ie fondation de la municipalite jusqu'en 1974, les roles
d'evaluation etaient elabores par la municipalite du canton de Kiamika.

Une autre realisation de l'equipe du rnaire Diotte consiste en
l'implantation d'un service de bibliotheque publique au village en
octobre 1972. Elle aura ete mise sur pied grace a. l'initiative du cure
Lionel Racine.
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La municipalite ayant obtenu un octroi de 3000 $ du ministere
de la Voirie, en octobre et novembre des reparations sont apportees au
chemin Chapleau pour un montant de 3 831,56 $.

L'etablissement d'un service pour la cueiJlette des ordures
menageres sera mis en place en 1973. Pour la somme de 1,50 $ par mois
pour les residents permanents du lac Fran<;ois et du village et pour la
somme de 1 $ par mois pour les proprietaires de chalets, les ordures
menageres etaient cueillies et amenees au depotoir.

Suite a l'election d'octobre 1973, Clement Pilon sera
elu a la charge de maire de ta municipalite. Au cours de son
mandat, des ameliorations sont apportees aux chemins
municipaux. De plus, suite aux inondations survenues au
printemps 74, un montant de 5 000 $ sera injecte pour la pose
de roches concassees sur te chemin de la Lievre. Le contrat est
octroye a Felix Paquette qui entreprendra les travaux au cours
du mois d'octobre. On fera, de plus, des revendications aupres
du ministere des Transports du Quebec et du depute Roger
Lapointe pour qu'on rende carrossable, sur toute sa longueur,
Ie chemin Chapleau, de Kiamika a Nominingue. On sollicite

CLEMENT PILON, MAIRE DE 1973
alors l'appui des municipalites du Lac-du-Cerf, Notre-Dame- A1976.

de-Pontmain, Lac Nominingue et des Chambres de commerce
de Kiamika - Lac-du-Cerf et de Nominingue.

En 1974, Ie conseil municipaL suite a une demande des citoyens
du lac Fran<;ois, avait etudie la possibilite de reglementer I'utilisation des
moteurs hors-bord au lac Franc;ois, cette mesure etant devenue
necessaire pour la protection du lac. Cette etude s'echelonnera sur deux
annees. Le 5 avril 1976, Ie conseil municipal adopte une reglementation
qui suscita une controverse au sein de la population de ce secteur. Des
manifestations sont organisees, des attaques sont faites contre Ie
reglement; Ie conseil municipal decide done de ne pas Ie sanctionner.
Suite aces evenements, les conseillers et Ie mai re conviennent,
qu'advenant une nouvelle demande, la prochaine reglementation devra
etre soumise a i'approbation des electeurs.

Afln de promouvoir la consfruction et pour inciter les gens a
s'etablir a Kiamika, Ie conseit municipal accepte en 1975 de donner
gratuitement un terrain aux futurs proprietaires qui y erigeront une
construction d'une valeur minimale de 10 000 $.



GR~GOIRE DIOlTE, MAIRE DE

1976 A1982.
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Au debut du mois de novembre 1976, Je maire Clement
Pilon remet sa demission.

1£ 29 novembre, Ie conseil se reunit en session speciale
afin de proceder a Ia nomination de Gregoire Diotte a titre de
premier magistrat de Ia municipalite. Fort actif au sein de Ia
municipalite, il s'impliquera egalement au niveau regional,
occupant la charge de prefet de la corporation du comte de
Labelle de 1979 it 1981.

Au cours du mois de janvier 1977, Denise Constantineau
est engagee comme secretaire-tresoriere pour remplacer
Clement Saint-Jean qui avait presente sa demission Ie
3 janvier. Elle exercera cette fonction durant une annee. Le
bureau du secretaire-tresorier sera amenage dans Ia mez

zanine de la salle municipale au cours de l'annee 1977. Josee Lacasse
succedera a Mme Constantin~au en fevrier 1978. Les nouvelles
responsabilites qui sont devolues aux municipalites, tant par Ia Loi sur
l'aJiTlenagement et l'urbanisme que par la Loi sur Ia fiscalite municipale,
accrOltront considerablement les taches qu'a a accomplir la secretaire
tresoriere. Bien vite, elle devra occuper cette fonction it plein temps.

Afin de permettre l'execution de travaux sur Ie chemin passant
sur la propriete de Orner Saint-Jean dans Ie rang 5 du canton de
Kiamika, Ie 5 septembre 1978, Ies autorites municipales adoptent un
reglement afin de verbaliser Ie chemin que l'on denomme aujourd'hui
« chemin du lac Guerin ».

Au cours des annees ou. Ie maire Diotte sera a la tete du conseiL
profitant de nombreux octrois provenant du ministere des Transports et
du ministere de l'Agriculture du Quebec, son administration fera
apporter des ameliorations a plusieurs chemins municipaux: chemin
Saint-Germain, chemin de la Lievre, chemin Chapleau, montee
Deschambault, rue Turgeon.

Au cours de l'annee 1980, Ie service de cueiUette de vidanges est
aboli. Cette decision du conseil avait ete rendue necessaire a cause de Ia
nouvelle loi qui obligeait les municipalites offrant un tel service a utiliser
un site d'enfouissement sanitaire si eUes se situaient a l'interieur d'un
rayon de trente kilometres. On projetait, a cette epoque, amenager un
site d'enfouissement sanitaire a Mont-Laurier. L'adhesion a un tel
service aurait amene des couts exorbitants aux contribuables de la
municipalite.



Le 19 novembre, le conseil s'adresse au mlnistere de

l'Environnement afin d'obtenir un permls pour etabJir un depot en

tranchees. Le site choisi ne repond pas aux normes gouvernementales.

On doit trouver un autre site. Le 17 septembre 1981, on retablira Ie

service de cueillette de vidanges a Ja grande satisfaction de Ja
population, Ie minlstere de l'Environnement ayant accepte de tolerer Ie

depotoir existant.

Le manque de residents permanents et saisonniers sur la montee

rang sud chemin Chapleau, communement appelee « montee Guerin ou

Sainte-en-Peine", amene Ie conseil municipal a fermer ce chemin Ie 6

octobre 1980. On s'adressera alors au ministre des Transports pour
obtenir I'approbation du reglement, ce chemin ayant ete classe comme

chemin de colonisation par l'arrete en conseJ 3208 du 7 octobre 1968.

Le ministere procedera a sa declassification Ie 15 juin 1983 par
l'adoption du decret 1267-83.

Suite a une nouvelle requete des contribuables du lac Fran~ois,

les procedures sont a nouveau entreprises pour reglementer Jes

embarcations it moteurs au lac Fran<;,ois -grand et petit-. Le 7 novembre
1980, Ie reglement no 15-1980 concernant l'usage des embarcations a.
moteurs au lac Fran<;,ois est adopte. On interdit alors les moteurs de
10 C.v. et plus et on limite ]a vitesse a 25 km/h. En 1982, Ie conseil

municipal etend l'application du reglement pour les embarcations it

moteurs a tous les lacs de la municipalite, it 1'exception du lac Guerin qui

relie les rivieres Kiamika et du Lievre. Ce reglement sera mis en
application meme s'il va it l'encontre des lois constitutionnelles. Ce n'est

qu'en 1989 que Ie tout sera fait en legalite alors qu'une requete fut

adressee en novembre 1988 au ministre des Affaires municipales, ce

dernier faisant par la suite une demande au ministre des Transports du

Canada afin qu'une modification soit apportee au Reglement sur les
restrictions it la conduite des bateaux, et ce, pour la majorite des lacs de
la municipalite.

En avril 1982, Ie conseil adopte un reglement pour donner des
noms aUK chemins et aux rues de la municipalite.

On procede it la fermeture du chemin Gauthier qui avait ete
ouvert en 1932, ceJui-ci ne servant plus a la circulation, aucune

residence n'etant construite en bordure de ce chemin.
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Le 7 juin 1982, Je reglement 1-1982 concernant J'ouverture des
chemins municipaux dont on ne retrouve pas les proces-verbaux est
adopte par Ie conseil. Ces chemins etaient depuis longtemps entretenus
par la municipalite. C'est ainsi que ]a verbalisation d'une partie de la

montee Ferme-Rouge en partant du cordon des rangs 5 et 6 jusqu'au
pont du village est confirmee. Il en sera de meme pour Ie 6e rang, la
montee Deschambault, la montee Ringuette qui etait situee sur Ie lot 52
du rang 2, la rue Turgeon et la rue Filion. Le chemin Chapleau situe
dans Ie canton de Montigny sera aussi officieJJement verbalise; la section
de chemin situee dans Ie canton de Kiamika avait ete classifiee "chemin
de colonisation» par l'arrete en conseil no 900 du 16 septembre 1959.
Egalement, une partie du chemin du lac Franc;ois qui partait de son
intersection avec Ie chemin de Ia Presqu'ile jusqu'au cordon separant Ies
rangs 8 et 9 du canton de Kiamika est verbalisee i la section du chemin
traversant Ie lot 40 du rang 7 et les lots 11 et 12 du rang 8 fut, elle aussi,
elassee comme chemin de colonisation Ie 16 septembre 1959.

Le maire Diotte remet sa demission Ie 4 octobre 1982,
n'ayant plus la disponibilite requise pour accomplir
adequatement la charge de maire. Lucien Gratton lui
succedera Ie 26 octobre sUlvant pour terminer son terme et il
sera par Ia suite elu pour deux mandats.

Au cours des annees OU I'administration Gratton sera
au pouvoir, beneflciant d'octrois provenant du gouvernement

provincial, des parties du chemin du lac Franc;ois, du chemin
de la Presqu'lle, ainsi que Ie chemin Poulin feront I'objet de
travaux de traitement de surface double. Au cours de I'annee
1984, on procede a la numerotation civique des maisons et
batiments de la municipalite. Profitant d'une subvention
provinciale, des travaux de renovation cadastrale sont

entrepris au lac Franc;ois et dans Ie village de Kiamika.

Suite a des demandes repetees de fa municipalite dont la plus
ancienne remontait a 1981, Ie 3 juillet 1984, Ie ministre des Transports,
Jacques Leonard, annonce que son ministere reausera des travaux de
refection sur Ie chemin Ferme-Rouge entre Mont-Laurier et Kiamika.
Seton les dires de 1'11. Leonard, cette route est la premiere voie de
penetration vers Ie Rapide-de-l'Orignal a la fin du sieele dernier et
possede un attrait patrimonial interessant vu Ja proximite des deux



ponts qui enjambent la riviere du Lievre. On y execute des travaux de
terrassement, de rechargement et de creusage de fosses sur une longueur
de quatorze kilometres. Le 15 octobre, M. Leonard annoncera que son
ministere procedera au pavage du chemin, travaux qui se termineront au
cours de l'annee 1985. Le gouvernement provincial y investira une
somme de 1 000 000 $. Quatre annees auparavant, la section de ce
chemin situe sur Ie territoire de la viUe de Mont-Laurier avait ete refaite
et asphaltee.

Le 16 janvier 1985, Ie ministere de l'Environnement avise la
municipalite que Ie depotoir situe sur une partie du lot 16, rang 7, doit
etre ferme et desaffecte. Les autorites municipales demandent alors une
rencontre avec des representants du ministere. Lors de cette soiree, les
membres du conseil ainsi que ]es citoyens presents signalent leur
mecontentement face a la loi qui oblige les municipalites a adherer au
site d'enfouissement sanitaire, ainsi qu'aux couts que cela entralnera.
Les demarches sont alors entreprises pour l'obtention d'un certificat afin
de pouvoir operer un depot en tranchees sur une autre partie du lot 16,
dans Ie meme rang, a proximite du site actuel. Un permis sera emis par
Ie ministere de I'Environnement Ie 8 aout 1985.

Le pont Meilleur est ferme a la circulation au cours de l'annee
1985 suite a un accident ayant cause des dommages a sa structure. Le
trahc sera detourne par la montee Deschambault jusqu'a ce que Ie
nouveau pont soit reconstruit en 1989. Le ministere des Transports
assumera les couts d'entretien de la montee durant cette periode.

Le 8 septembre 1986, Ie chemin Fabre situe sur une partie du lot
l1A-4 du rang 9 du canton de Kiamika est ouvert et pris en
charge par la municipalite.

Le 6 novembre 1987, Gilbert Saint-Germain sera
proclame maire de la municipalite apres avoir fait la lutte a
J .A. Claude Meloche, succedant ainsi a Lucien Gratton qui se
retira temporairement de la scene politique municipale.
Entoure des conseillers Denis Grenier, Vianney Fontaine,
Clement Saint-Jean, Lionel De Repentigny, Yves Ouimet et
Rolland Forget, M. Saint-Germain assurera la realisation de
plusieurs projets, beneficiant d'octrois gouvernementaux.

r;entn~e en vigueur de la Loi sur les elections et les GILBERTST-GERMAIN,MAIREDE

referendums dans les municipalites en 1987 apportera 1987A1991.
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d'importantes modifications au processus electoral. La duree des
mandats des membres du conseil sera de quatre ans. Auparavant, les
mandats etaient de deux ans. Cependant, la loi permettait aux

municipalites dont Ie conseil se renouvelait en partie a chaque annee
d'adopter un reglement permettant d'etablir une certaine rotation. C'est

ainsi que Ie 14 septembre 1987, Ie conseil municipal adopte Ie reglement
5-1987 qui Exe une election a tous les deux ans a la moitie des postes de
conseillers et, une fois sur deux, au poste de maire, de teUe fa~on que
chaque poste soit ouvert aux candidatures tous les quatre ans. Le
ministre des Affaires municipales, Andre Bourbeau, approuva Ie
reglement Ie 11 novembre 1987.

Au printemps 1988, des travaux de pavage seront executes sur
une partie du chemin Chapleau a la sortie du viJlage ainsi que sur Ie
chemin de la Presqu'lle, au lac Fran~ois.

Suite a des demarches effectuees aupres du depute de Labelle,
Damien Hetu, et du ministre des Transports, Marc-Yvan Cote, Ie
chernin du 6e rang sera pave sur toute sa longueur au cours de l'automne
1988 -une section du chemin en partant du viJlage jusqu'a la propriete
de Andre Saint-Jean avait ete amelioree au cours de l'annee 1979-. On
demanda alors au ministere des Transports de pre parer un plan
d'arpentage foncier ainsi que les descriptions techniques en vue de
l'acquisition des terrains necessaires pour la confection de fosses sur Ie
6e rang. Ces plans seront prepares par l'arpenteur-geometre Guy
Letourneau Ie 24 novembre 1993 et deposes a la municipalite en mai
1994.

Suite a la construction de la nouvelle route 311, des sections
desaffectees de la route 311 comprises entre Kiamika - Val-Barrette et
Kiamika - Lac-du-CerE seront remises a la municipalite par Ie
gouvernement provincial au cours des annees 1988 et 1989. Les sections
ne servant plus a la circulation seront fermees. C'est ainsi que Ies
chemins Emard et des Pins tomberont sous la responsabilite de la
municipalite, Ie ministere des Transports avait cependant procede a des

travaux de pavage vers l'annee 1980.

Un comite municipal de protection civiIe dont la mission est de
determiner les orientations et Ie plan d'action permettant de rendre
Ifonctionnelle l'organisation municipale de protection civile est forme.
Son principal mandat sera l'elaboration d'un plan municipal de
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protection civile ainsi que sa revision subsequente. Composeront Ce
comite les conseillers Yves Ouimet et Denis Grenier ainsi que Ivlichel
Dumas, Michel Dion et Jean-Rolland Belanger. Le premier plan
municipal de protection civile sera adopte Ie 7 novembre 1988. Comme
des inondations sont freguentes dans les secteurs du lac Guerin, de la
Lievre et a quelques endroits sur la riviere Kiamika, Ie pian etablit des
mesures de prevention ainsi que des procedures a suivre en cas d'alerte.
D'autres risques y sont identifies.

I:annee suivante, Ie chemin du lac
Louvigny est ouvert et pris en charge par la
municipalite. On etudie egalement la possi
bilite de construire un garage municipal qui
abritera les equipements pour Ie service des
incendies. Ce n'est qu'en 1990 que Ie tout se
concretisera et que Ie garage sera construit
sur la rue Leblanc. La municipalite y
injectera la somme de 30603 $. Parmi les
autres realisations faites so us J'adminis
tration Saint-Germain, mentionnons, en
1990, I' ou ve rtu re d u c he mi n Lac roix, LA CASERNE DES POMPIERS CONSTRUITE EN 1990.

I'amelioration et I'amenagement des locaux de la bibliotheque muni-
cipale, I'amenagement paysager pres de la salle municipale; en 1991,
l'achat d'un camion-incendie, en plus des differents travaux realises sur
les chemins Saint-Germain, Chapleau et du lac Louvigny.

Le 30 juin 1991, les citoyens de la municipalite fraterniseront lors
de l'organisation d'une fete municipale afin de souligner les differentes
realisations faites au cours des dernieres annees.

Le 28 octobre 1991, Gilbert Saint-Germain remet sa demission.
Lucien Gratton reviendra a nouveau prendre les renes de la municipalite
pour completer son mandat. 11 exerce cette charge depuis Ie 20
decembre 1991.

Les preoccupations sont toujours les memes et se situent
principalement au niveau de 1'amelioration du reseau routier.

Sous son administration, plusieurs projets verront Ie jour. En
1992 et 1993, on completera l'informatisation du bureau municipal. Dne
entente sera conclue avec la Corporation informatique Bellechasse pour
la fourniture des logiciels de comptabilite, de paie, d'evaluation, de
taxation, de perception et de recensement.



LA FETE MUNICIPALE DU 30 JUIN 1991

LA PELLETEE DE TERRE SYMBOLIQUE EN VUE DE:LA

RECONSTRUCTION DE LA CABANE DE LA PATlNOIRE.

SUR LA PHOTO, M. B.ARRY MOORE, DEPUTE FEDERAL,

M. MICHfL SAINT-JEAN, PRESIDENT DU COMITf DES

LOISIRS DE K1AMlKA INC., M. GILBERT SAINT-GERMAIN,

MAIRE DE LA MUNICIPALITE ET M. JACQUES LEONARD,

DEPUTE PROVINCIAL.

INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX DE LA

BIBlIOTH~QUE MUNICIPALE. LE MAIRE

M. GILBERT SAINT-GERMAIN,LA RESPONSABLE
DU SERVICE, MME ANNE-MARIE ORREINDY ET LE

DEPUTE DE LABELLE, M.JACQUES LEONARD,

LORS DE LA COUPE DU RUBAN.

LE CONSEIL MUNICIPAL. LES OFFICIERS IT LES

POMPJERS VOLONTAJRES LORS DE

L'INAUGURATION DE LA CASERNE DES

POMPIERS.

INAUGURATION OFFICIELLE DU PARC MUNICIPAL.

APPARAISSENT SUR LA PHOTO: LE MAITRE DE CEREMONIE

GAETAN LEFEBVRE, LE MAIRE GILBERT SAINT-GERMAIN, LA

PRESIDENTE DE LA SOCIETE HORTICULTURE ET D'ECOLOGIE

DE KIAMIKA INC., CARMELLE OUIMET ET LE DEPUTE

FEDERAL DE PONTIAC-GATINEAU-LABELLE,

M. BARRY OORE~

UNE PARTfE DE L'EQUIPE DES POMPIERS VOLONTAIRES

DEVANT LE NOUVEAU CAMION INCENDIE.
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Au debut de l'annee 1993, on instaure un programme de
revitalisation s'etendant a tout Ie territoire de la municipalite Ja OU la
construction residentielle, commerciale et industriel1e est autorisee; Ie
tout est accompagne d'un fonds de su bvention afin de promouvoir Ia
construction. Cette mesure est devenue necessaire pour accroitre la
construction de nouvelles residences et I'implantation de nouveaux
commerces et industries. Depuis 1993 jusqu'en 1996, seuJement sept
proprietaires ont beneficie de subventions. Le versement de subventions
a pris fin automatiquement Ie 23 decembre 1996 avec l'entree en vigueur
du projet de loi 83 qui i.ntroduisait de nouvelles dispositions concernant
les territoires pouvant faire l'objet d'un programme de revitaJisation.

Le 5 juillet 1993, un montant de 28191 $ est alloue pour I'achat
d'un carnion pour faire certains travaux de voirie en regie interne. Le 15
octobre 1993, Ie conseil municipal mettra un terme au contrat qui la lie
avec la compagnie WMI pour la cueillette des ordures menageres. Ces
travaux seront executes par la suite par les employes municipaux. En
consideration du nombre de kilometres de voies payeeS, un balai de rue
est egalement achete au cours de l'annee.

Ayant re9u des subventions de 25000 $ du ministre des
Transports, des ameliorations sont apportees aux chemins Poulin, du lac
Franyois et Chapleau. Les travaux de renovation se poursuivent a l'hotel
de ville. Le chemin du Grillon et Ie chemin des Sapins seront ouverts
avant que I'annee 1993 ne s'acheve et seront pris en charge par la
municipalite.

En 1994, suite a une etude de rentabilite effectuee par Ie
conseiller Gaetan Lefebvre, Ie conseil municipal achete Ie reseau
d'eclairage public de Hydro-Quebec pour Ie prix de 12660,21 $, Ja

municipalite defrayant par Ia sUlte Ie cinquieme des montants reclames
anterieurement.

Des ameliorations sont apportees a I'hotel de ville ainsi qu'a la
salle municipale. La rue Leblanc sera officiellement verbalisee Ie 14 juin
1994 par I'adoption du reglement 10-1994. Profitant d'une contribution
de 60 632 $ provenant du programme « Travaux d'infrastructures
Canada-Quebec », on procede au pavage de cette rue et On recouvre
d'un traitement de surface Ie chemin du lac Franyois reliant Ie lac a la
route 311. Egalement, la rue du pont -rue Principale- sera refaite et
payee grace a une subvention de 55 000 $ obtenue du ministere des
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Transports. Le chemin Chapleau ne sera pas neglige, on y effectue des
travaux de creusage de fosses, de changement de ponceaux et
d'epandage de gravier.

LOGO ET SLOGAN DE LA MUNICIPAUTE DE KIAMIKA

REPRESENTANT DEUX VOIUERS SUR UN LAC. LA

LmRE K. POUR KIAMIKA, PREND PLACE ENTRE LES

DEUX VOIUERS. LE LOGO SYMBOUSE LA

VILLEGIATURE, DONNE UNE IMPRESSION DE PAIX ET

AFFIRME LE DYNAMISME DE LA COMMUNAUTE.

KIAMlKA f

Q..J c<"'1' ck~
~~----- -"lIl "lIl

Le consei] municipal fera appel aux
services professionnels de M. Roger Langevin,
artiste sculpteur fort connu a- travers la
province, pour la creation d'un logo pour [a
municipaJite, logo et slogan qui seront d'ailleurs
acceptes en mai et aout 1994.

A la demande des contribuables Noel
Lernould, Jean Leveillee et Louise Dupont,
seuls residents sur [e chemin Saint-Germain, Ie
conseil municipal procede a- la fermeture et a

I'abolition de cette route qui conduit a- leurs proprietes.

Une carte touristique identifiant les chemins, les cours d'eau, les
voies d'acces et les attraits touristiques sera elaboree et finalement
deposee avant la fin de l'annee 1995.

Au cours de l'annee 1995, des travaux de finition exterieure
seront executes a- l'hote] de ville. Le chemin du lac Guerin sera asphalte
et des ameliorations seront apportees aux chemins Chapleau et du 6e

rang grace a- une subvention de 40 000 $ re9ue du ministere des
Transports. Suite a- l'annexion d'une partie du territoire de la
municipalite de Beaux-Rivages Ie 5 aout 1995, des travaux seront
executes sur Ie chemin Poulin et dans la montee F.-Lepine en vue du
pavage de ces chemins, travaux qui seront realises au cours de ['annee
1996. Le service des incendies sera dote d'une unite mobile et, pour
offrir une meilleure protection, deux bornes-fontaines seches seront
installees, une premiere au pont du lac Fran<;ois et une seconde a
l'embouchure du ruisseau du lac a- la Truite et de la riviere Kiamika sur
la route 311. En 1996, l'exterieur de la salle municipale sera refait. Des
sections du chemin Chapleau et la rue Filion seront asphaltees. Des
subventions re<;ues dans Ie cadre du programme de partenariat pour la
creation d'emplois et du programme de mise en valeur du milieu
forestier permettront l'amenagement d'un sentier pedestre et d'un
sentier de velo pres du ruisseau Du Diable dans Ie canton Rivard.

En 1997 se poursuivront les travaux de pavage du chemin
Chapleau et les travaux de renovation interieure de la salle municipale.
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A I'automne 1997, apres avoir livre la lutte au conseiller sortant

Clement Saint-Jean, Lucien Gratton entreprendra un nouveau mandat
a la mairie. Son principal objectiE est la mise sur pied d'un comjte pour
promouvoir Ie developpement economique.

L'ENTRETIEN
DES CHEMINS D'HIVER

Depuis Ie debut de la colonisation, l'entretien d'hiver des chemins se
faisait a l'aide de chevaux. Les chemins etaient roules a toutes les
bordees.

Le 1er mars 1902, Ie conseil municipal adopte Ie reglement
numero 7. Tous les chemins de la municipalite doivent etre balises en
hiver a une distance de trente-six pieds d'une balise a I'au tre. Les
chemins doivent etre traces et ouverts a huit heures du matin chaque
Eois qu'il tombe une bordee de neige ahn de faciliter la circulation. 11
devait y avoir, en autant que cela etait possible, des «rencontres »

entretenues et indiquees par trois balises. Tout contribuable proprietaire
ou locataire oblige a I'entretien des chemins, qui ne se conformait pas au
reglement, etait passible d'une amende de 5 $ pour chaque infraction.
(Voir Ie document a la page suivante).

En 1919, les couts relatifs a I'entretien des chemins d'hiver
s'elevent a 114,75 $ repartis comme suit:

« 63$ pour led rangd ~ 5 et 6 et !&J pontd de KlLlmika et Ferme-Rouge;

10$pour Ie pont dU crique Franfoid; 20$ pour la montie dU rang 7et 21) 75$pour

la montie dU crique Frallfold. J>

Ainsi, en 1934-35, Ie conseil municipal adopte la politique
suivante:

•.. « Led chemind devront ftre rouLid pendant touted led hordied deux
rouleaux de large et temu au nt(Jeau autant que pO.JJihle,. led bancJ de l1eige devront

etre pelletfJ de rnaniire tZ ce que !&J routed Joient tenueJ dureleJ en tout tempd. j)

La mecanisation de ces travaux apparaltra au cours de la
decennie 1930-40. Le 3 janvier 1938, une permission est donnee aux
proprietaires de camions afin qu'ils ouvrent les chemins de la
municipalite a la condition que les bancs de neige faits par leur charrue
soient abattus au niveau de la neige afin de ne pas nuire au rouleau. Au
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LA MACHINERIE AYANT SERVI AOUVRIR LES CHEMINS D'HIVER POUR LE COMPTE DE LA MUNICIPAlIT~

AU COURS DE L'HIVER 1955-1956.

Le 1er septembre 1970, la municipalite demande des soumissions
pour l'ouverture de ses chemins. Deux offres de service sont presentees:
Charles Meilleur et Albert Diotte, ainsi que Clement, Jacques et
Fernand Saint-Jean. Cette dernihe soumission est rejetee et Ie contrat
est adjuge a Charles Meilleur et Albert Diotte au prix de l'octroi
provincial. Ils obtiendront egaJement Jes contrats pour les saisons
suivantes jusqu'en 1973-74. A partir de la saison hivernale 1974-75
jusqu'a celIe de 1985-86, Charles Meilleur & Fils inc. deblaieront Jes
routes. Depuis 1986, 2626-3350 Quebec Inc. et Jean-Pierre Lachaine
executent les travaux d'entretien des chemins d'hiver dans la
municipalite. Pour la saison hivernale 1997-98, une somme de 60943 $
sera defrayee pour l'entretien de plus de soixante-et-un kilometres de
chemins municipaux. La route 311 est depuis longtemps sous la
juridiction du ministere des Transports qui donne a contrat I'execution
de ces travaux.

LES SERVICES M1UJ\JICIPAUX
LE PLAN ET LES REGlEMENTS O'URBANISME

Avant l'annee 1978, la municipalite n'etait pas ou peu preoccupee par Ie
developpement de son territoire. Chacun s'installait un peu partout sans
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se soucier de l'environnement et des consequences que certains projets
pourraient amener sur Ie developpement de la municipalite.

En 1975, la municipalite, desireuse de mieux controler les
constructions a des fins d'evaluation fonciere, adopte Ie reglement no
3-1975 qui introduit l'obtigation d'obtenir un permis de construction, de
reparation et de demolition. On note egalement la volonte du conseil
municipal d'introduire une reglementation concernant les installations
septiques. Le reglement contient aussi des normes pour les lots en
bordure d'une rivihe ou d'un lac, l'amenagement des espaces libres,
l'entreposage exterieur et les maisons mobiles.

Le developpement technologique, J'exode de la population des
villes vers les municipalites rurales, I'urbanisation et Ie recul de la nature
font en sorte que la municipalite doit se doter d'une reglementation
d'urbanisme afin de prevoir un developpement harmonieux de son
territoire. Le 6 juin 1977, on demande a cet effet l'aide technique du
Conseil regional de developpement de l'Outaouais.

Le 19 juin 1978, la municipalite adopte une reglementatlon plus
severe et plus complete; Ie territolre est divise en zones, certains usages
y sont autorises, d'autres prohibes. Le 6 juillet, Ie reglement est soumis a
l'approbation des electeurs proprietaires et est approuve par ces
derniers.

Le 15 avril 1980 entre en vigueur la Loi sur l'amenagement et
l'urbanisme. Depuis quelques annees, les Quebecois se soucient
beaucoup plus de I'amenagement de leur milieu de vie. Le gouvernement
du Quebec y consacre beaucoup d'energie ann d'adopter une politique
en matiere d'urbanisme. Des 1963, la Commission provinciale
d'urbanisme, «Commission La Haye», etait creee. Elle devait preparer
une politique en matiere d'urbanisme et elaborer une legislation a cet
effet, adaptee aux besoins des Quebecois. Dans son rapport publie en
1968, la Commission propose une revision des lois municipales en
matiere d'amenagement et d'urbanisme et une structure de planincation
tres hierarchisee.

En 1972, un avant-projet de Loi de I'urbanisme et de
l'amenagement du territoire est depose a l'Assemblee nationale. En
1976, suivra Ie projet de Loi sur l'urbanisme et I'amenagement du
territoire municipal. Finalement, Ie ministre d'Etat a l'Amenagement,
Jacques Leonard, deposera a l'Assemblee nationale, Ie 21 decembre
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Ht>TEL DE VILLE Rt:NOVt: EN 1995.

eut revise sa politique relative aux conditions d'alienation des biens
immeubles publics excedentaires, Ie 28 fevrier 1979, la commission
scolaire Pierre-Neveu obtient l'autorisation du ministere de rEducation
pour vendre I'ancienne ecole de Kiamika a la Corporation municipale du
canton de Kiamika pour la somme de 1 $, a la condition expresse que
['immeuble serve exclusivement a des tLOS communautaires et sans but
lucratif. Le 13 aout 1979, la municipalite devient done proprietaire de
]'edifice avec un terrain d'une superficie de 19200 pieds carres. A partir
du 3 janvier 1979, les sessions du conseil municipal ont lieu dans cet
edifice. Des renovations y sont apportees au fil des annees alors qu'on
renove la salle du conseil, qu'on amenage des locaux pour Ie C.L.S.C. et
pour la bibliotheque.

L'ediflce abrite, en 1997, la bibliot.heque municipale, un local qui
avait ete amenage pour Ie C.L.S.C. qui ne dispense plus de services
depuis janvier 1997, la salle du conseil, une salle de reunion et les
bureaux municipaux.

L}IJ\JFORMATION AUX CITOYENS
La liberte d'expression et d'opinion est a la base meme de notre systeme
democratique. Afin de permettre aux citoyens d'etre bien informes,
diverses lois prevoient des procedures de consultation et d'approbation
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de reglements. Les archives municipales etant de caractere public, tout

citoyen peut en prendre connaissance.
A titre experimental, Ie 6 avril 1981, Ie conseil municipal decide

de faire paraltre un bulletin d'information qui sera diffuse et distribue
gratuitement a chaque mois a tous les contribuables de la municipalite.
A partir de janvier 1982, il parahra a tous les deux mois. Le dernier
bulletin sera diffuse en janvier 1984 et remplace par un abonnement alL"C
proces-verbaux des assemblees regulieres et speciales moyennant un
coat de 12 $ annuellement.

Depuis 1992, un bulletin municipal est imprime une fois par mois

et distribue gratuitement. II informe les citoyens sur les derniers
developpements en matiere municipale ainsL que sur les principaux
evenements qui ont Lieu dans la municipalite. Les organismes l'uti]isent

pour publiciser leurs activites. Fort apprecie de la population, il
constitue un moyen de communication privilegie entre la population et
les autorites municipales.

L'EVOLUTION FINANCIERE
LES EFFETS DE LA CRISE

En octobre 1929 eut lieu un evenement capital: l'effondrement des cours
de la Bourse ou Ie krach boursier. La crise economique qui s'en suivit
affectera tous les pays du monde et plus particulierement Ie Canada OU
les effets se feront Ie plus sentir, et ce, pendant une dizaine d'annees,

laissant de penibles souvenirs dans la memoire de plusieurs.
La crise aura des consequences directes tant dans Ie secteur du

travail que dans Ie quotidien des citoyens.

SES CONSEQ1JENCES SUR LE MONDE MUNICIPAL...

Depuis la fin du XIxe siecle, plusieurs lois et reglements du
gouvernement provincial amenent de nouvelles responsabilites pour Ie
monde municipal, et par Ie fait meme, alourdissent leurs responsabilites
financieres j que 1'on pense, entre autres, aux lois dans Ie domaine de la
voirie, de la sante et de I'assistance publique.

Nous sommes a la veille de l'annee 1929. Depuis plusieurs
annees, les municipalites doivent payer 50 % des depenses des travaux
publics, une partie des frais d'assistance publique qui sont repartis entre
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le gouvernement, les institutions et les municipalites locales. Ces charges
fiscales, accompagnees de la taxe locale et des emprunts contractes,
deviennent de plus en plus lourdes a. supporter et amenent une situation
instable pour les elus locaux. On ne peut mettre en doute qu'avant 1930
les municipalites Font une large utilisation de leur capacite d'emprunt
pour concretiser leurs projets.

Ceci oblige ]e gouvernement Taschereau a. adopter une loi creant
la Commission municipale du Quebec Ie 19 fevrier 1932. En plus de
controler les finances locales, les pouvoirs administratifs devolus a. la
Commission consistent en l'approbation de tout emprunt municipaJ et a.
l'exercice de la tutelle sur les corporations municipales et scolaires en
defaut. En 1932, vingt-six corporations -municipales, scolaires et de
Fabrique- sont en faillite; soixante-quinze municipaJjtes sont mises en
tutelle par la Commission municipale du Quebec en 1933.

SES CONSEQ1JENCES SUR (ADMINISTRATION
MUNICIPALE DE K1AM.IJ(A

Un peu avant que la crise ne se declare, la municipalite de Kiamika
adopte, le 20 septembre 1929, un reglement d'emprunt de l'ordre de
9 000 $, ce qui represente une somme gigantesque en cette periode. Cet
emprunt etait devenu necessaire afin de consolider une dette flottante de
7 000 $ deja. existante -Ie conseiI, pour payer ses comptes, signait des
billets a. ordre- et pour s'acquitter des depenses provenant des
ameliorations sur les chemins du sixieme rang et de la Lievre. N'ayant
pas trouve a. emprunter cette somme au taux de 5,5 %, des emprunts
temporaires au taux de 6 % sont contractes jusqu'a. ce que Ie marche soit
meilleur.

Le 9 decembre 1935, un reglement d'emprunt de 18 000 $ est
adopte afin de rembourser Ie capital et les interHs sur les emprunts
temporaires, pour defrayer les frais d'emissions des « debentures", pour
payer les autres dettes flottantes de la municipalite et pour l'achat
projete du systeme d'aqueduc. Le reglement est soumis a. l'approbation
des electeurs Ie 30 decembre 1935. IJ sera approuve par ces derniers, et
Ie taux de la taxe speciale sera fixe a. 0,40 $ du cent dollars d'evaluation,
un lourd fardeau pour les contribuables. Finalement, des obligations
seront emises pour un montant de 15 000 $.

En 1937, la municipalite devait au ministere de la Sante - Service
des hopitaux d'alienes- la somme de 3 105,45 $ pour la periode
s'etendant de 1926 a. 1937...
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Partout, on assiste a la fermeture d'industries forestieres, de
manufactures j la pauvrete s'installe. Devant Ja misere qui sevit, les
gouvernements federal et provincial etablissent des politiques offrant les
services necessaires a la survie aux plus defavorises et aux familIes
indigentes par les « secours directs ».

Chez nous, les citoyens reussissen t a su bvenir a leurs besoins
tant bi.en que mal. Les profits generes par l'exploitation de leurs terres et
de la Foret font en sorte que plusieurs sortiront vaillamment de la crise.
Certaines entreprises locales, surtout les moulins a scie, fermeront leurs

portes au cours de cette periode.

Les effets de la crise, auxquels viennent s'ajouter ceux de la
deuxieme Guerre mondiale, se feront sentir pendant plusieurs annees;
entre 1929 et 1947, quatre-vingt-quatre proprietes seront vendues pour
defaut de paiement de taxes ...

La loi sur les asiles sera amendee afin que les municipalites ne
soient plus appelees a payer pour l'entretien des malades mentaux a
parttr du 1er janvier 1945. Le mintstere de la Sante et du Bien-etre social

demande cependant aux municipalites d'acquitter les comptes dus.

En 1946, un emprunt de 9300 $ sera contracte a la Caisse
populaire de Kiamika pour payer Ie montant dQ sur les obligations qui
venaient a echeance en 1945. Le 5 novembre 1945, Ie conseil municipal
adopte Ie reglement no 2 qui prevoit un emprunt de 15000 $ pour Ie
remboursement de l'emprunt a la Caisse populaire de Kiamika et Ie
paiement de la dette de la municipalite a I'endroit du gouvernement
provlncial relativement aux alienes et indigents. En 1948, de nouvelles
obligations seront emises au montant de 15000 $. Cette dette ne sera
eteinte qu'en 1968.

Autour des annees 1960, Ie gouvernement acceptera de payer les
frais pour les indigents dans les institutions, enlevant ainsi un lourd
fardeau fiscal pour les municipalites locales.

En 1965 est publie Ie « rapport de la Commission royale
d'enquete sur la ftscalite » qui doit enqueter sur les sources de revenus
du gouvernement du Quebec, des municipalites et des commissions
scolaires, en regard de leurs responsabilites et enqueter, entre autres, sur
Ie systeme de taxation a l'epoque, sur Ie fardeau des imp6ts et les
possibiJites d'une meilleure repartition, sur les subventions aux
municipalites et aux commissions scolaires. Egalement, en 1971, Me
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MUNICIPALITE DU CA N DE KIAMIKA
ETAT DES REVENUS ET DEPENSES

POUR L'ANNEE TERMINEE LE 31 DECEMBRE 1975
ADMINISTRATION GENERALE

EXCEDENT DES DEPENSES SUR LES REVENUS8 9~2.25S

DEPENSES DE CAPITAL A MEME LES REVENUS(20 41 0,95)

51 026,91

(1586,68)

(1840,11)
(915,12)

(12787,10)

(22409,20)

3321,00
98,02

200,04
25,00

450.00

477,45
32,00

966,10

1492,38
600,00
84,10

597,83
956,50
150,00
142,50
39,44

180,00
2671,00

303.74

7803,95
14238,20

367,05

~
12985,20
12135,73
13993,20
7000,00

569,00
449,76
400,00

1700,00
75,00

l305,50
4l3.52

4CHAPfTRE

PROTECTION DE L.aA.lp~EJJR~rmiEJ&lli~ill&QI$L£l:E
Service des incendieti
Eclairage des rues

DEPENSES D'ADMINISTRATION
Salaire secretaire-tresorier
Benefices marginaux
Frais de deplacement du secretaire-tresorier
Prime: police de fide)ile
Frats legaux et de verification
Cotisation Commission &onomique
Mont-Laurier
Abonnement
Salaires: maire et echevins
Salle municipale: chauffage, electricite,
assurances et entretien
Loyer de bureau
Commission des accidents du travail
Papeterie, timbres, telephone
Taxe corporation de comte
Service remlu a d'autres municipalites
Bibliotheque
Frais de banque
Dons
Revision du role d'evaluation
Diverses

ORDU ENA ERES - Depotoir
SPORTS lIT LOISmS

TRAVAUX PUBLICS
f:ntretien des rues, chemins, pon ts, etc.
Chemins d'hiver
Interets sur emprunts

RE,Yf,NUS
Taxes foncieres generales
Compensation taxe de vente
Subvention: chemins d'hiver
Subvention: voirie municipaJe
Subvention: M.A.M. re: Evaluation
Subvention: Conseil de comte
Subvention d u ministere de l'Education
Ordures menageres
Location de salle
Vente a des particuliers (marchandises)
Divers
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Maurice Tessier, mlnlstre des Affaires municipales depose une
« proposition de reforme des structures municipales» consistant en la
reforme de la fiscalite municipale et du role d'evaluation fonciere. Le
rapport Castonguay sur l'urbanisation en 1976 inspire la reforme du
gouvernement du Parti quebecois en matiere de finances municipales.
On y retrouve, entre autres, des dispositions concernant la reduction de
I'autonomie financiere des municipalites, Ja reduction de la subvention
versee pour la taxe de vente, I'impot foncier, les taxes de service,
l'evacuation par les commissions scolaires du champ d'impot foncier en
faveur des municipalites afin de leur accorder une marge de manceuvre
additionnel1e pour faire face aUK besoins croissants.

Le 1er janvier 1980 entre en vigueur la Loi sur la fiscalite
municipale modifiant certaines dispositions legislatives. Cette loi vise,
d'une part, Ie transfert de l'impot foncier scolaire normalise et, d'autre
part, Ie reamenagement des subventions conditionnelles et incondition
nelles du gouvernement. Les interventions du gouvernement se limitent
au financement des services dont les benefices debordent Ie cadre d'une
municipalite. Les municipalites doivent done finaneer leurs services
strictement locaux.

28381
1263

85438
8900
1959

11640
2162
5 ]63
3172

21660
(69738)

(2347)

39095
723

82278
10207

348
8757

390
7099
3839
2347

28250
(83333)

11675

MUNICIPALITE DU CANTON DE KIAlvllKA
«FONDS D'ADMI ISTRATION»

ETAT DES REVENUS ET DEPENSESPOUR L'EXERCrCE TERimNE LE 31 DEcEl\-lBRE 1980

1980 1979
$ $

106666 49643
5264 478
1626 I 186
3325 4178
7129 19412

70998 88019
__ 4475

195008 167391

REVENUS
Taxes
Compensation tenant lieu de taxes
Autres services rendus
Autres revenus de sources locaJes
Compensation - Taxe de vente

Transferts condition nels
Appropriation du surplus

DEPENSES
Administration genera Ie
Securite pu blique
Transport routier
Hygiene du milieu
Loisirs el culture
Edifices
Immobilisations a meme les revenus
Frais de Iinancement
Quote-pari des depenses: conseil de comte
Appropriation du deficit
Programme de lutte contre Ie ch6mage

SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE
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En 1991, Ie mLOlstre Claude Ryan annonce une reforme qUl
amenera de nouveaux fardeaux fiscaux pour les municipalites. En 1992,
la municipalite devra defrayer un montant de 17424 $ pour les services
de la SQrete du Quebec, service qui etait entierement paye par l"Etat.
Cinq annees plus tard, ce montant aura plus que double.

Un autre objet de cette reforme concerne la voirie. Des chemins,
dont l'entretien etait sous la responsabilite du ministhe des Transports,
reviennent sous la juridiction de la municipalite de Kiamika _6e rang,
montee Ferme- Rouge, une partie du chemin du lac Fran9ois-. Ce
transfert de responsabilites est accompagne d'une indemnisation pour
cette prise en charge au montant de 216790 $ pour l'exercice financier
1993-94. Ce programme de dedommagement sera valide pour une duree
de cinq annees. Les compensations versees par Ie gouvernement pour
l'eco]e primaire seront diminuees.

Depuis 1993, Ie gouvernement du Quebec ne se gene pas pour
transferer de nouvelJes responsabiljtes et « peJleter » des factures dans les
cours des municipalites locales.

MUNICIPALITE ~jQAMIKA
ETAT DES RECETTES ET QEPENSES

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1996

RECETTES
Taxes
Paiements tenant lieu de wxes
Autres recettes de sou rces locales
Recettes de subventLons
Affectation du surplus aux recettes

DEPENSES
Administration gen~ra.le

Securitc publique
Transport routier
Hygiene du mJLeu
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Loisirs et culture
Affecta.tion au fonds des depenses
en immobilisation
Frais de hnancement

Excedeot des recettes sur lee depensee

1996
$

256180
14546
70247

288612
177 500
807085

J12021
41687

211011
25497
13316
94681

120769
2.Q9

619 187
lR7 R9R

Encore en 1997, Ie gouvernement tente de rehler une facture de
500 M $ aux municipalites de la province. Dans sa proposition du
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20 juin 1997, Ie mlOlstre des Affaires municipaJes, Remy Trudel, fait
part du scenario propose par son gouvernement qui represente un
impact de 52346 $ pour la municipalite de Kiamika soit un pourcentage
de 7,3 de son budget. Ce montant provenant de I'abolition des en-heux
de taxes sur I'ecole primaire, de I'obligation relative a I'inspection des
batiments publics et surtout sur la prise en charge par la municipalite du
financement du transport scolaire sans que la municipalite n'ait un mot a
dire sur la gestion de ce service.

Le gouvernement maintiendrait Ie programme de perequation du
financement de la voirie locale permettant ainsi aux municipalites d'etre
compensees financierement pour la prise en charge et l'amelioration du
reseau rou tier.

Depuis la creation des MRC, on peut se rendre compte que cette
instance acquiert toujours de plus en plus de competence. Dans sa
reforme, Ie gouvernement Bouchard leur propose de nouvelles regles
rendant aux agglomerations plus populeuses, plus de poids au sein de
l'organisme.

Finalement, une entente sera conclue entre Ie gouvernement et
les municipalites avant la fin de l'annee 1997 demandant une
contribution annuelle de 375 M $ pour participer au redressement des
finances publiques pour l'atteinte de l'objectif gouvernemental
d'elimination du deficit d'ici I'an 2000.

Les municipalites doivent reduire leurs depenses de 375 M $ en
rationalisant les couts de leurs services, en mettant en commun leurs
services et en reduisant les couts de main d'c:euvre. Pour la municipalite
de Kiamika, la contribution demandee par Ie gouvernement pour
l'assainissement des finances publiques s'eleve a 43 766 $.

LES TAUX DE TAXATION

Les taux de taxe qui sont en vigueur depuis bien des annees ne sont pas
exageres. De 1 $ du cent dollars d'evaluation gu'il etait autour des
annees 1915, il sera abaisse a 0,80 $ en 1933, pour etre augmente a
1,20 $ en 1935, et ramene a 1 $ de 1936 a 1947. De 1948 a 1959, Ie taux
sera augmente a 1,20 $ et reduit a 1,10 $ de 1961 a 1964, et a 0,90 $ en
1964 et 1965. Le taux de taxe variera entre 0,30 $ et 0,70 $ du cent
dollars d'evaluation entre 1966 et 1979. Avec l'entree en vigueur de la
Loi sur la fiscalite municipale en 1979, une partie du champ d'impot
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foncier scolaire etant transfere a la municipalite, Ie taux de la taxe
fonciere passera a 1,13 $ du cent dollars d'evaluation pour ensuite
augmenter a 1,19 $ de 1982 a 1986. Avec Ie depot d'un nouveau role
d'evaluation en 1986, qui augmentera La valeur imposable des immeubles
de 9868170 $ qu'elle etait en 1986 a 15798680 $, Ie taux sera abaisse a
0,80 $. Les annees suivantes, il sera augmente graduellement pour
atteindre un taux de 0,95 $ en 1992, taux qui sera maintenu par Ja suite.

LE REGROUPEMENT MUNICIPAL
Les incitatifs du gouvernement provincial pour Ie regroupement
municipal ne datent pas d'hier: annexions, fusions ou ententes. A
travers les annees, ces mesures ont ete en majeure partie un echec. Deja
en 1860, I'Acte municipal du Bas-Canada fait allusion a des possibilites
d'annexion de parties de paroisses et de « townships ». Ces mesures se
sont averees insuffisantes pour freiner l'augmentation du nombre de
municipalites rurales et urbaines au Quebec a la fin du XIxe siecle et
durant les cinq premieres decennies du XXe siecle.

Ne voulant pas forcer les municipalites a se regrouper, Ie
gouvernement du Quebec opte tout d'abord pour les fusions volontaires.
En 1965, Ie gouvernement adopte la Loi de la fusion volontaire des
municipalites qui est sanctionnee Ie 8 avril 1965. Comme Ie titre de la loi
l'indique, elle incite les municipalites a se fusionner volontairement pour
consolider leurs revenus et augmenter les services offerts a la
population. Cette loi ne connait pas grand succes puisqu'en 1971.
seulement quarante-deux fusions se concretiseront.

Suite au depot du livre blanc de Me Maurice Tessier portant sur
la Loi sur Ie regroupement semi-volontaire des municipalites, Ie
gouvernement adopte, en decembre 1971, La Loi relative aux
regroupements municipaux. Cette loi remplace la Loi des fusions
volontaires et donne au gouvernement la possibilite de designer d'office
des unites de regroupement. Les municipalites doivent se rencontrer
pour discuter entre elles des conditions de fusion.

Avant meme que La loi ne soit adoptee, Ie 4 mai 1971, Ie consei.l
municipal s'oppose a la formule de regroupement preconisee par Ie
ministere des AITaires municipales.

En 1972, une invitation est lancee aux municipalites du Lac-du
CerE et de Val-Barrette en vue d'une rencontre pour Hudier les
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possibilites d'un regroupement de municipalites. Rien n'aboutira dans ce
<;Iossier, les municipalites voisines ayant decline I'invitation n'etant pas
du tout interessees a l'idee qui avait ete lancee.

Cette formule de semi-volontariat preconisee par Ie gouver
nement s'avere egalement un echec presque total.

Par la suite, en 1979, Ie gouvernement pequiste donne un nouvel
outil aux municipalites locales, soit la Loi sur les ententes intermuni
cipales, leur permettant de conserver leur autonomie locale tout en leur
offrant la possibilite d'une meilleure gestion. Les formules d'ententes
sont la prestation de service, la delegation de competences et la regie
intermunicipale.

Ne trouvant pas ces mesures suffisantes et ayant comme objectif
de reduire Ie nombre de municipalites au Quebec. Ie 30 mai 1996, Ie
ministre des AIfaires municipales, Remy Trudel, presente la nouvelle
politique de consolidation des institutions municipales du Quebec. Elle
constitue la premiere etape d'une serie de mesures destinees au
renforcement des instances municipales. Le gouvernement qualifie cette
politique d'incitative et volontaire, aucun regroupement de municipalites
n'etant impose; elle vise 416 municipalites de type village-paroisse et des
agglomerations de 10000 habitants et moins, et offre des incitatifs
financiers additionnels aux municipalites designees qui accepteront de se
regrouper; ces avantages prendront fin Ie 31 decembre 1998. La
municipalite de Kiamika ne fait pas partie de la premiere phase de cette
politique de consolidation. Qu'adviendra-t-il plus tard? Rien n'est
certain. Dans sa lettre du 30 mai 1996, Ie ministre Trudel mentionne :

«Ain.li {)Oll£, quelque quatre ccnt.J numicipaliti.J Jont vweeJ par cette

operation. EJt-a a {)ire que !eJ mille autreJ l7u.LnU:ipaldi.J {)u Quebec,

{)OItt votre m~Ulicipalitifait partie, Jeront {)Mpen.leeJ {)e l'obligation {)e

riflechir a Leur mo{)e {)e geJtion, a LeurJ relation.l avec LeUrd vowineJ, a
fa collahoration pbM itrode qu'el1eJ peuvent etablir entre el1eJ? Bien

JUr que non! J'aimeraM, en partu:ulier, que l'on /attar-{)e a ameliorer

!eJ rapport.J entre !eJ vi1!eJ-centru et !eJ rn.unil:ipaliti.f piripbiriqueJ

ou rura!eJ {)'un mime lerritoire {)e MRC ou {)c commulUUde urbaine.

Surtout que ceJ inJtanceJ JupramunicipaleJ peuvent iten{)re et
{)iverJijier La gamme {)e LeurJ Juvice.!, an peu JoU<! fa forme {)'une

«cooperative {)e JerIJi£e<l».»
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LA MUNICIPALITE DE KIAMlKA
LES MAlRES

1898 - 1900
1900 - 1902
1902 - 1904
1904 - 1909
1909 - 1912
1912 - 1914
1914 - 1916
1916 - 1917
1917 - 1924
1924 - 1925
1925 - 1927
1927-1929

Alphonse Leclair
Joseph Guerin
Alphonse Leclair
Josephat Touchette
Victor Dufort
Josephat Touchette
Pierre Diotte
Henri Briere
Joseph-Auguste Turcotte
Josephat Touchette
Mo'ise Deschambault
Adrien Filion

1929-1937
1937 - 1939
1939 - 1945
1945 - 1954
1954-1961
1961 - 1966
1966 - 1973
1973 - 1976
1976 - 1982
1982 - 1987
J987-1991
1991 -

Joseph Forget
Arthur M.eilleur
Joseph Forget
Fernand Briere
Joseph-Aime Turg'eon
Fernand Briere
Albert Diotte
Clement Pilon
Greg'oire Diotte
Lucien Gratton
Gilbert Saint-Germain
Lucien Gratton

LES SECRETAIRES-TRESORIERS

1898 - 1900
1900 - 1901
1901 - 1914
1914 - 1918
1918 - 1921

Joseph-Auguste Turcotte
Joseph-Aurele Bigonesse
Joseph-Auguste Turcotte
Joseph Daig'neault (ftls)
Albert Guerin

1921 - 1947
1947 - 1957
1957 - 1977
1977 - 1978
J978 -

Ubald Prevost
Edouard Lachapelle
Clement Saint-Jean
Denise Constantineau
Josee Lacasse

Apartir de
Janvier 1898
Juillet 1913

Aout 1929
Mai 1948
Novembre 1948
Juin 1949
Fevrier 1953

Janvier 1979

LES LlEUX DES SESSIONS DU CONSEIL

Casimir Valiquette - lot 26 du rang 6 
Haut de I'ecole du village
- 2 $ par mois, chauffe et eclaire -
Ubald Prevost dans Ie haut de son magasin
Salle paroissiale de Kiamika
Mo'ise Saint-Louis
Salle paroissiale
Nouvelle salle paroissiale qui est
devenue la salle municipale en 1971
Ecole blanche acquise de la commission
scolaire Pierre-Neveu qui est
devenue I'hotel de ville
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ers Ie milieu du XIxe siecle, Ie mouvement coloni
sateur lance par Ie clerge pour enrayer Ie fleau de

l'emigration de nos compatriotes vers les Etats-Unis
atteint la region des Hautes-Laurentides.

Pendant la decennie 1881-1891, Ie taux d'accrois
sement de la population de la region des Laurentides sera de 1,5 %. Sur
Ie territoire nouvellement ouvert a la colonisation, qui correspond a
l'actuel comte Labelle, la progression sera remarquable avec un accrois
sement de 77,4 %.

Avant que Ie chemin Chapleau ne soit ouvert, la seule voie pour
arriver a Kiamika etait la riviere du Lievre. La construction, en 1885, du
chemin Chapleau reliant la Chute-aux-Iroquois a la Ferme-Rouge a
permis a un plus grand nombre de colons d'atteindre notre region.
Plusieurs s'etabliront a Kiamika, au Rapide-de-l'Orignal et Ie long de la
riviere du Lievre en direction de Ferme-Neuve. Le chemin Chapleau
sera prolonge jusqu'au Rapide-de-l'Orignal vers 1900.

Cette progression sera cependant de courte duree puisque apres
1887, Ie mouvement s'affaiblit. Le trajet penible de la seule voie de
communication que representait Ie chemin Chapleau decourage bien des
colons qui, apres avoir fait un premier voyage, n'y reviendront pas. Le
chemin doit etre ameliore ou Ie chemin de fer prolonge pour rani mer Ie



mouvement de colonisation. Le long parcours que representait Ie chemin
Chapleau incitera Ie gouvernement ay construire un poste de secours en
1895. Hyacinthe Maille, pere, quittera Kiamika pour aUer construire Ie
relais routier au milieu du « grand Chapleau ». 11 en sera Ie gardien

pendant quelques annees.

« Inutile iJ'incliclter clur lecl iJifficulticf inhirente<l all. travail iJe

colonidation iJe ce temp<l-ta: abJelUe totale iJe voie<l carroclJable.J a
partir iJe Labelle a la chute-iJe-L'Orignal <Ii ce n 'eJt que iJe VtellX

cheminJ iJe chantier<l ou, pour tirer Wl trafneau a lUJe.! iJe bou, meme

en iti, il fallaJ.·t atteler !eJ chevaux OIl. lecl bceuf<l I'Wl iJevant l'autre.

Un iJe.J JUrvivanld 'de l'ipoque IWUd a confit qu 'il n 'itait pacf rare qu ',m

rolon per();t cion cheval ou Jon bceuf'dan-d !eJ maraid daM fonJJ qu'il

iJevait traver<ler iJanJ le « graniJ Chapleau» qui coniJuiclait iJe

Nominingue au Kiamika. Durant l'hiver, il fallait quatre jourJ et

quatre lmiU iJe travail ariJu pow' faire ce trajet. Plild tariJ ver<l 1895,

le gouvel'llement provincial i'ldtalla, au milieu iJu «graniJ-Chapleau »

un pOdte iJe Jecollrcl JOU<l led <loind iJe M. Hyacinthe Mailli. Led

vuyagew"J y trouvaient Wl logemenl et Ulle flourriture convellablecl. »

Maw:~e LaloniJe, 1937

A un mille plus haut, entre Kiamika et Nominingue, vers 1897,
un second relais sera construit par Jean-Baptiste Fleurant: une grande
maison en pieces de bois equarries servait de maison de pension. Les
gens du Rapide-de-l'Orignal qui devaient traverser Ie chemin Chapleau
s'y arretaient pour coucher et manger. Le relais Fleurant sera en
operation pendant une dizaine d'annees.

Suite au voyage de I'Honorable Lomer Gouin en 190], son
gouvernement annonce la construction d'un chemin reliant Lac
Nominingue a la Ferme-Neuve en passant par Ie relais Fleurant, soit Ie
chemin Gouin. Ce chemin passe par ce qui altair devenir Chute Saint
Philippe dans les annees 1930. Les travaux s'echelonneront sur quelques
annees et Ie chemin sera inaugure en 1905. A cette epoque, plusieurs
colons empruntent Ie chemin Gouin pour se rendre dans Ie nord. Les
voyageurs empruntent Ie chemin Gouin jusqu'a la Ferme-Neuve et, par
la suite, suivent la route de Ja Ferme-Neuve jusqu'au Rapide-de
I'OrignaJ. Cette route fut construite, en 1899, sur la rive ouest de la
riviere de la Lievre.
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Vers 1901, Ie departement des Terres, des Mines et des Pecheries
vendra Ie relais Maille ainsi que plusieurs lots du canton de Montigny a
"The Colombus Fish and Game Club ».

Le chemin Chapleau sera en operation jusqu'en 1925, alors que
la route nationale est construite.

La construction de la voie Ferree jusqu'a Nominingue en 1904
ainsi que son prolongement jusqu'a Mont-Laurier en 1909 auront un

effet benefique sur l'economie de la region, principalement sur
]'jndustrie forestiere.

Au cours de la periode s'etendant de 1901 a 1911, la population
de Kiamika passera de 370 a 650 habitants, ce qui represente une
augmentation de 75,7 % i it s'agit de la plus forte hausse demographique
de ['histoire de la municipalite.

Pendant la guerre de 1914-1918, plusieurs jeunes fuiront la
conscription et se retireront en Foret pour faire de la terre neuve. Durant
cette periode, sur la Lievre, Ie nombre d'agriculteurs progressera, la
population se main tenant ou augmentant selon les regions. 759
personnes occuperont Ie territoire municipal en 1921.

La campagne de publicite lancee par Ie gouvernement quebecois
et Ie clerge en 1922, preconisant Ie retour a la terre vers la region de
l'Abitibi, amenera une expansion demographique entre 1921 et 1951.
Dans la Haute-Lievre, on note une augmentation de 62,3 % de la
population comparativement a 15,5 % pour Kiamika. Le gravelage de la
route nationale -route 11- jusqu'a Mont-Laurier en 1926 et la crise
economique declenchee en 1929 sont d'autres facteurs qui seront
favorables a I'etablissement de nouvelles familles.

A compter de 1945, on observe un mouvement contraire; une
partie des gens installes sur les terres de colonisation ont tendance a se
chercher des emplois dans les grands centres urbains. La population
rurale diminue au detriment des grands centres industriels de Montreal
et des villes des Basses-Laurentides. L'industrie du bois regressant dans
la region, l'agriculture ne donnant pas les revenus necessaires a leur
subsistance, Ie tourisme n'offrant que peu de possibilites comparati
vement aux regions des Basses-Laurentides sont autant de facteurs qui
motiveront nos citoyens a quitter la region pour trouver de meilleurs
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cleux ailleurs. A partir de 1951 jusqu'en 1976, la population de la
municipalite de Kiamika passera de 877 it 504 habitants (-42,5 %), et ce,

malgre l'annexion des parties des cantons de Dudley et de Montigny.

L'amelioration des chemins entre Kiamika et Ia ville-centre de
Mont-Laurier ou plusieurs travailleurs y ont des emplois, les moyens de
transports adequats et I'augmentation du nombre de retraites
transformant leurs chalets en residences permanentes, feront en sorte
qu'au cours des deux decennies qui suivirent, on note, it Kiamika, une
expansion demographique de l'ordre de 43,25 %. Le taux d'accrois
sement de la population de la M.R.e. d'Antoine-Labelle pour cette
periode de 1976 it 1996 sera de l'ordre de 22 %, tandis que la ville de
Mont-Laurier connaltra une diminution de 7 % de sa population.

A la lecture des graphiques qui suivront, on note un vieillis
sement assez important de la population. En 1966, pour une population
de 623, les personnes agees de 57 ans et plus representaient 11.5 % de la
population, tandis qu'en 1995, sur une population de 710 personnes, Ie
pourcentage de ce groupe d'ages est de 22,7 %.

Recensement de la population de Kiamika de 1891 a1996
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RECENSEMENT DE 1966 • POPULATION: 623

De 66 ans et +

De 57 a 65 ans

De 30 a41 ans

~ De 12 a17 ans

RECENSEMENT DE 1995 • POPULATION: 710

De 66 am et +

De 57 a65 ans

De 42 a 56 ans

De 0 a 11 ans

De12a17ans

De 18 a29 ans

L-__ De 30 a 41 ans
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POPULATION DE LA M.R.C. D'ANTOfNE·LABELLE

MUNlCIPALITE 1976 \'t\a1An!Jtol 1981 \'\Rl·\TION 1986 \'".UU'O'" 1991 \· ...L1h;:1"1 1996 V,A,RI.\1"!ON ,",'RI,I"TIO","

19'1 Tb I.,. ' ....~I I 1"'11 .'.ml'H'\ !!l,to-IQl",

Beaux-Rivag-es 668 +3% 867 + 28% 978 + 14% 1025 + 5 % I 104 + 8% + 65%

Chute-Saint-PlUlippe 453 .10% 610 + 35% 602 -1% 698 + J6% 778 + 12% + 72%

Des Ruisseaux 2618 + 34% 3732 ,43 % 3889 + 4% 4 -149 + 14% 5139 + 16% + 96%

Fenne·Neuve paro;sse 825 -4% 852 .3% 854 0% 907 + 6% 913 + 1% + 11 %

Fenne-Neuve village 2113 + 7% 2266 + 7% 2 172 -4% 2267 +4% 2178 - 4% +3%

Kiamika 504 - 10% 571 + 13% 591 + 4% 651 + 10% 722 + II % + 43%

La.c-des-Ecorces 638 +8% 766 + 20%1 847 + 11 0/0 949 +12% 989 + 4% + 55%
, .-.-

La.c-du-Cerf 378 + 2% 382 + 1 % 371 ·30/0 409 + )0 t1L 425 + -f % + 12%

Lae-Nominingue 1326 + 7°,-Q J 596 + 20 % 1611 +) % 1765 + 10% 1930 + 9% + 46%

Lac·Saguay 264 -4% 293 +)1 % 301 + 3°1t1 305 .1 % 318 + 4% + 20%

Lac-Saint-Pau1 288 -14% 336 +17% 391 +16% 385 -2% 415 .8% + 44 %

La Macaxa 651 - 44% 840 +29% 863 + 3% 900 +4% 1020 + 13% .57%

L'Annonciation 2186 + 1 % 2384 + 9% 2318 - 3% 2163 -7% 2085 -9% -sOlo_.--...~.

L'A,cen.ion 504 -11 % 560 • 11% 626 .12% 662 .6% 755 + )4% + 50%

Marchand 973 +9% 1108 + 14% 1249 + 13% 1229 ·2% 1430 .16% + 47%

Mont-Laurier 8565 +4% 8405 -2% 7935 ·6% 7862 .J% 8007 + 2% .7%

MODt-Snint-Michel 672 - 5 % 705 + 5% 680 ·4% 647 ·5% 616 ·5% ·8%

Nt-Dame-de-Pontmain 446 .6% 487 + 9% 533 .9% 547 + 30/0 581 + 6% + 30 %

Notre-Dame-du-Laus I 110 ·2% 1198 +8% 1327 + II % J 244 -6% 1378 .11 % + 24%

St-Ainu~·du-Lac-des-nes 585 -5% 683 .17% 665 _3O~ 724 +9% 789 + 9 % .. 35 %

Sa inte-Anne-du-Lac 688 -14% 686 0% 582 -15% 637 + 10% 623 .2% -9%
. --....•.

Saite·Veronique 756 + 2% 869 .15% 945 + 9 % 1032 .9% 1088 + 5% .44 'Vo

Val-Barrette 524 + 6% 609 .16% 574 ·6'1"0 551 . 4% 611 +)1 % + 17%
..... -.

M.RC.A.L. 27735 + 2 % 30795 + II % 30906 0% 32019 + 4% 5390<1 + 6% + 22%

Nomhre pers./menage 3,4 3.1 2.9 2.6

Nombre menages 8186 9666 10630 11885

Source: Slaslique Canada. compile par Ie .e",ice de l'amenagement du terriroire. M.R.C. A.L.
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Les registres gardes a l'eveche de Mont-Laurier nous revelent Je
nombre de families ainsi que la population de la paroisse a partir de
l'annee 1892 jusqu'en 1980. Ces donnees sont tin~es des rapports
paroissiaux envoyes a l'eveche par les cures de Ja paroisse.

Annee FamilIes Population Amu!e FamilIes Population Annee FamilIes Population

1892 35 L74 1927 L38 852 1954 147 847

L894 51 253 1928 L26 753 1955 125 810

1895 53 271 1929 L34 788 1956 122 698

1899 79 446 1930 161 942 1957 134 680

1900 81 503 1931 158 928 1958 119 774

1901 80 453 1932 169 1024 1959 133 686

1902 84 488 1933 181 1024 1960 L35 693

1903 94 537 1934 173 978 1961 124 676

1904 100 563 1935 170 1030 1962 121 671

1905 110 633 1936 ]70 1030 1963 124 638

1906 119 665 1937 174 1016 1964 125 600

1907 108 626 1938 182 1030 1965 121 620
I 1908 108 626 1939 169 985 1966 125 595

1909 115 675 1940 175 1020 1967 12L 564

1912 118 730 1941 152 1075 1968 116 582

1914 135 795 1942 169 1044 1971 125 583

1915 135 790 L943 190 1116 1972 126 578

1916 122 738 1944 170 960 1973 128 509

1917 13] 758 L945 173 982 1974 124 496

1918 133 800 1946 178 986 1975 135 485

1919 111 661 1947 167 840 1976 148 520

1920 123 723 1948 158 890 1977 155 525

1922 130 759 1949 163 898 1978 157 540

1923 ]29 757 1950 160 870 1979 159 536

1924 133 802 1951 150 818 L980 165 552

1925 127 758 ]952 155 925

1926 127 753 1953 165 968
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L'EXPLOITATION FORESTIERE
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-onomie

CHAPITRf 6

u debut du XIXe siecle, Ie regime des concessions
forestieres prevaut au Quebec. A l'epogue, la

ressource sylvicole est luxuriante voire meme
surabondante.

Au cours de la decennie 1820-1830. Baxter Bowman
et Levi Bigelow & Sons exploitent les «limites » forestieres situees sur la
riviere du Lievre. La limite constitue une bande territoriale boisee
appartenant au gouvernement et geree par une compagnie forestiere
pour la coupe du bois.

Vers 1826, Baxter Bowman se voit octroyer Ja premiere
concession forestiere. II etait proprietaire d 'un moulin a scie qu'i] avait
acquis de Justin Smith dans Ie village de Buckingham. Pendant une
quarantalne d'annees, il consacre son temps a cette entreprise. II s'en
departira en faveur de James Maclaren vers I'annee 1867.

Vne seconde concession est consentie, en 1826, a Levi Bigelow
qui se construisit, en ces annees, un moulin a scie a Buckingham. Vne
dizaine d'annees plus tard, Levi Bigelow & Sons debutent leurs
chantiers sur certains aHluents de la riviere du Lievre. En 1850,
Laurence Bigelow se porte acguereur de l'entreprise qui sera vendue a
la compagnie Thomson en 1853, a Lemoyne Gibb & Co. en 1869, a Ross
Brothers & Co. en 1873. us freres Frank et John Ross construiront un
moulin a scie a Buckingham. La "limite» et les moulins a scie
deviendront Ja propriete de «The James Maclaren Company inc.» en
1901.
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Au fil des annees, les compagnies defricheront les torets en
remontant la riviere du Lievre. Elles recherchent alors celles qui sont
abondantes en pin. Une fois Ja recolte terminee a un endroit, on change
de secteur sans se preoccuper d'amenager les parterres de coupe; la
nature s'en occupera, pensait-on.

LES INDUSTRIES JAMES
MACLAREN INC.

James Maclaren a joue un role important dans Ie developpement de la
region de l'Outaouais. Cette famille est arrivee au Canada en 1821, alors
que James n'est age que de trois ans. Avingt-six ans, James s'associe a
son Frere John pour acheter un moulin a grains a Wakefield. Ses projets
sont nombreux; il s'impliquera dans les secteurs ferroviaires, forestiers
et miniers; il sera Ie fondateur et Ie president de Ia Banque d'Ottawa. A
sa mort en 1892, sa fortune est evaluee a 5 millions de dollars.

En 1895, ses cinq fils forment " The James Maclaren Company
Inc. ». Elle est l'une des plus importantes entreprises forestieres de la
region. Au Quebec, elle etend ses activites a Hull, a Ottawa et dans tout
Ie bassin de l'Outaouais.

En 190 I, la Maclaren achete Ie terrain OU sera construit le
barrage High-Falls situe dans les cantons-unis de Bo-wman et
Villeneuve. Suite a une etude du potentiel hydro-electrique sur la riviere
du Lievre entre 1918 et 1925, la « Maclaren Quebec Power Company»
voit Ie jour en 1930; deja, en 1928, des travaux avaient ete realises a
High-Falls et a Masson. En 1930, l'usine de papier journal de Masson
est construite et les activites debutent l'annee suivante, bien timidement,
puisque avec Ie krach boursier de 1929, la production ne cessera de
ralentir pendant plus d'une decennie. En 1940, la demande s'intensifie et
l'usine devient rentable deux annees plus tard. D'une production de
ISO 000 ton nes de papier journal qu'il y avait en 1931, plus de 210 000
tonnes de papier journal y sont produites en 1995, en raison
d'installations plus receotes et de nouveaux equipements.

En novembre 1964, The James Maclaren Company inc. se porte
acquereur de ]a «Thurso Pulp and Paper Company» qui est a10rs la
propriete de la Singer de New-York. Cette usine avait ete construite en
1954 pour utiliser les residus de bois: les troncs, les branches et Ie bois
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des arbres feuillus non commercial. A cette epoque, sans lnvestissement
majeur, la production augmente de 200 a 300 tonnes seches de bois par
jour. L'ajout d'une bouilloire de recuperation et les nouvelles techno
logies feront augmenter cette production a680 tonnes par jour en 1997.

La compagnie James Maclaren inc. est l'une des plus
importantes industries forestieres de la region, et ce, depuis Ie debut du
xxe siede.

LA RESSOURCE FORESTIERE
A KIAMlKA

La region de Kiamika possede, avant tout, une vocation agro-forestiere.
Les premiers defrichements qui s'y sont effectues Ie furent au cours de la
decennie 1830 sur les lots de la Ferme-Rouge. Ce sont l\1M. Bowman et
Bigelow de Buckingham qui, vers 1835, y exploitent la ressource
forestiere. Le legendaire Joe Montf'errand en fait les premiers
defrichements. Selon Maurice Lalonde, depute et ecrivain de Mont
Laurier: « apart C&:f difrichementd partie/d) i/ 11 Yeut jUdqu 'en 188~ aucun arbre
abattu en amont de Notre-Dame- de-Pontmail1 Jur La Lie~re dand un bat de
cownuation ».

Le 3 decembre 1883, la Societe de colonisation de Montarville
recommande au gouvernement du Quebec d'adopter une loi obligeant
tout colon, occupant des terres de la couronne, a conserver vingt acres
par cent acres en bois pour les besoins futurs, reconnaissant ainsi la
preservation de cette richesse pour nos descendants. En 1888, le cure
Antoine Labelle, alors qu'il occupe Ie poste de sous- ministre de.
l'Agriculture et de la Colonisation dans Ie gouvernement Mercier, fera
adopter une loi par laqueUe on permet au colon de conserver 20 % de la
superficie de son lot boise et de vendre les tiges coupees lors du
defrichement de sa terre. Jusqu'a cette epoque, les compagnies
forestieres beneficient des droits de coupe, meme sur les Jots que
detiennent les colons.

La Eoret est une ressource precieuse, mais limitee. Le colon qui
exploite intel.ligemment son lot a bois s'assure de son maintien. Si, par
contre, il vend sa recolte a des speculateurs, cela aura un effet
devastateur sur ce potentiel. Maurice Lalonde, dans ses notes
historiques sur Mont-Laurier, Nominingue et Kiamika, ecrit en 1937:
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"Cette lutte formidable que l'homme a entrepricle depui.f ce temp.f

contre la forit lJierge, il la continue {)e nOel JOUN. Mai.J alJec cette

{)ifference que, dU tempel de.f Bowman et f)e.f Bigeww, Ofl cOlJPait Ie 60w

de.ftine a La cOncJtrtu:tion du mai.Jollel; aujourd'hui on rMe La forit

pour en faire dU papier. TouteJ {)eux, La geniration f)'bier et cclle

f)'aujourd'hui, .font compliceel dlL meme crl:me et de la meme

imprivuyance: croire que ce tri.1or naturel de lWei 60i.1 e.ft inipuua61e.

Lu enfant.f de nOel enfantJ pleureront peut-etre .fur La mort de /10.1

foret.J. Ild flitriront La mimoire de leurel peru en f)uant que nOiLd

alJOIlcl iti plu.J utilitairu qtu: patriofp..!. ILJ n 'auront point tout afait

tort.»

Les premiers colons arrivent donc a Kiamika au debut de la
decennie 1880-1890. Les marchands de bois VOLent d'un mauvais a=il
l'etablissement des colons qui remplacent la Foret par des terres
cuJtivees, ce qui amene bien souvent des conflits. II faut cependant dire
que si Jes compagnies forestihes n'avaient pas ete la, soit pour acheter
les produits des colons ou pour les engager comme bucherons durant
l'hiver, la majorite de ceux-ci auraient quitte la region.

LA VIE AU CHANTIER
Les chan tiers sont Ie fief des hommes et surtout des plus jeunes, car Ll
faut de bons bras et une sante de fer pour monter au chantier. Aussitot
la Communion Solennelle passee, les jeunes hommes sont inities a la
dure vie. Pour certains, les gages payes par les <, jobbers» valent toutes
les peines et miseres. En effet, dans les annees 1900, des salaires de 20 a
30 dollars sont payes et, en 1920, on accorde de 75 a 100 dollars par
semaine, nourriture et hebergement compris. De la « grosse argent»,
disait-on a l'epoque.

Si les salaires tres lucratifs font I'envie des autres travailleurs, les
conditions de travail n'attirent que pitie et sympathie. Six jours par
semaine, de l'aube jusqu'a la tom bee du jour, peu de repit; on tnme duro

Des la fin d'octobre, et ce, pour cinq ou six mois, « pack-sac" ou
poche de jute au dos et raquettes sous Ie bras, les hommes se dirigent
dans les profondeurs de la Foret. Sous la direction d'un « foreman ", on
etabLit les equipes de travail; deux bucherons et un charretier forment
un groupe. Plus tard, les equipes seront de quatre ou cinq hommes.
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UN CHARGEMENT AL'AIDE DU <<JAMMER»
DE MATHIAS LACASSE.

Les premiers jours en foret ne sont pas une sinecure car les
hommes doivent organiser leur survie et celle de leurs chevaux. Ils

construisent une ecurie et, si ce n'est deja fait, un « campe », un abri en

bois rond et installent leur paillasse ou leur lit de branchage autour de

l'emplacement central ou on attise Ie felJl. Rarement y retrouve-t-on une

table et des chaises. Pas de lavabo ni de cabinet d'aisance. Un tonneau

de bois sert a recueillir l'eau pour se faire un brin de toilette; pour tou t

accessoire de lavage, on compte une brosse a main rugueuse, un bon

savon de pays et une serviette, si on en a apporte une ... j un dalot

recouvert de tole sert de renvoi d'eau. Les besoins naturels les plus

elementaires se font dehors.

Pour manger on s'assoit sur sa paiJlasse,

son plat de nourriture sur les genoux. C'est a

l'interieur de ce modeste abri que Ie «cook»

attitre s'affaire a preparer les repas dont les

menus reviennent inlassablement; jour apres

jour, matin, midi et soir, on mange du pain, de la

soupe aux pois, du p'tit lard, des feves au lard,

de la melasse j les seuls breuvages sont de l'eau,

du the et parfoits, bien rarement, du whisky ou

du gin ...

A tous les jours, beau temps, mauvais

temps, on dOlt se rendre sur Ie lieu de travail

situe parfois a un mille, un miLle et demi du site

d'hebergement. Le bucheron abat un certain

nombre d'arbres, les ebranche et les scie en

bilJots. Les haches a double tailJant, les

godendards, les cannedogues et les chatnes sont

les instruments de travail d'usage. Les breufs,

au debut de la colonisation, et, par la suite, les
chevaux seront requis pour transporter les

billots.

Le travail est epuisant et Ie retour au camp accorde un repos bien

merite. Apres Ie souper, une bonne pipee ou une bonne «rouleuse» et

tout Ie monde au lit. N'eut ete du ronflement des uns, des petites

bestioles -paux, puces ... - des autres, les nuits auraient ete salutaires. La
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promiscuite constante avait bien quelques desavantag-es qu'on s'effor~ait

d'oublier Ie matin venu.
Le samedi soir au « campe » apportait son lot de plaisir; les plus

hardis se risquaient pour une chanson it repondre, ou encore pour une
histoire pas trop catholique, ou bien pour une gigue mimee, Les jeux de
force comme Ie tlr au poignet, la jam bette et Ie tir au renard avaient bien
leurs adeptes. La nostalgie et l'ennui Jes gagnaient tous, a un moment ou
a l'autre, en particulier pour ceux qui passaient Noel au camp, Lorsque
Ie violon, l'accordeon, Ja musique a bouche et Ie petit Bacon etaient de Ia

partie, Noel se passait tout de meme plutot bien.

LE TRANSPORT DU BOIS AU MOULIN A. SelE BRIERE,

LA DRAVE
Si l'arrivee du printemps co'incide avec la fermeture du chantier et Ie
retour des hommes a la maison, Ie travail du bois n'en est pas pour
autant termine. Les billots piles en amont des rivihes doivent etre
achemines aux scieries. Avec la fonte des glaces debute alors Ie travail
des draveurs. Dotes d'une agilite a toute epreuve, sautant parfois d'un
billot aun autre, Ie draveur, au risque de sa vie, acheminera Ie bois it bon
port. Comme il etait charge de « conduire» les billots, on donna a cet
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homme Ie nom angJophone de "driver », mot qui dans la langue
populaire devient « draveur ». La tache de defaire les embacles porta
consequemment Ie juste nom de "drave ».

A la fin du 1ge siecle, une autre methode de transport du bois
avantagera les draveurs de l'Outaouais. 11 s'agissait de construire des

« cages », c'est-a-dire qu'on rassemblait cote a cote des poutres equarries

et on confiait a des navigateurs de fortune Ie soin de rendre a destination

Ie train de bois. Ces immenses plates-formes flottantes pouvaient
contenir jusqu'a 2000 billots. Affronter les rapides, alors que la cage

gemit et risque de se disloquer a tout instant, releve de la plus grande

audace ; les anciens de chez nous, a I'instar de "Menaud, maitre
draveur ", n'avaient certes pas froid aux yeux.

De cette rude ecole de la vie sont sorris des hommes a la force
herculeenne. L'incomparable Joe Montferrand est surement Ie plus

grand heros de cette epoque i on en parle encore de nos jours et on lui a
eleve un monument, ceuvre de Roger Langevin, entre les deux ponts

couverts de la Ferme-Rouge.

A une epoque plus pres de nous, les methodes de transport du

bois sur l'eau se sont quelque peu modifiees. Le flottage contrale du bois
par les draveurs est toujours de mise et fait toujours appel a beaucoup

d'habilete. On forme des agglomerations de billots ceintures par de

longs poteaux attaches par des chaines, les estacades, gu'on nomme dans
Ie langage du metier des « booms ». Ces '!lots sont traines par des

«Russel" ou « steam-boat» sur des plans dJeau plus elargis OU Ie courant

est plus calme. Le « boom » sert aussi a mieux canaliser Ies endroits OU
doit passer Ie bois pour eviter des ecueils sur Ie rivage. On a aussi

recours a un « boom" au moment OU on fait la « swip", c'est-a-dire la fin
de la drave.

Le draveur a comme fonction principale dJaider Ie courant a faire

son travail de transporteur. 11 intervient surtout lorsque Ia force du
courant n'achemine plus Ie bois dt1 a des enchevetrements de billes ou

des agglomerations Ie long des rives. C'est a force de bras et muni de

gaffes et de pives que Ie draveur aide Ie bois a prendre son chenail;
occasionnellement, on utilise de la dynamite Iorsque les biUes sont trop

emmelees.
Ii va s'en dire que Ie travail acharne du draveur a de quoi creuser

I'estomac. L'appetit de ces gens etant bien aiguise, il [aut Ies nourrir
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convenablement. Pour ce faire, a une certaine epoque, on installe une
grande tente sur une plate-forme flottante ou sur un terrain plat
facilement accessible par la riviere lorsqu'on prevoit travaiJler un certain
temps au meme endroit. Cette tente abrite, bien sur, la « cookerie») en
plus du quartier general du «foreman h. Des repas copieux riches en
gras servent a redonner de l'energie aux draveurs. La famille qui
accueille sur son terrain tout ce deploiement beneficie de repas gratuits
en guise de remuneration.

Beaucoup d'hommes de chez nous ont sue dans l'accomplis
sement de ce travail sur la rlviere Kiamika, sur la riviere du Ljevre, sur

Ie ruisseau Fran<;ois et sur Ie ruisseau Du Diable.

'.

UNE ~QUIPE DE DRAVEURS.

Plusieurs de ces braves draveurs provenaient des families
etablies it Kiamika comme les Bezeau, les Boudrias, les Diotte, les
Forget, les Lacasse, les Leblanc, les Nantel, les Pilon, les Roy, les Saint
Jean, les VaJiquette, les Vienneau et d'autres.

Depuis 1955, on ne drave plus la Kiamika et depuis 1991 on a

cesse cette activite sur la Lievre. La Lievre aura ete l'une des dernieres
rivieres dravees sur toute sa longueur dans notre province.

Avec la disparition de ce metier, les draveurs d'hier sont devenus
les routiers d'aujourd'hui.
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LE MOULIN A scrE VICTOR DUFORT

UN EXTRAIT D'UNE ANNONCE PARUE DANS LE MEMORANDUM NO 1 DU CURt

J.A. LEMON DE EN 1906.

Au printemps 1887,
\a cruc des eaux de la riviere
emporte Ie moulin. Ne se
decourageant point, quel
ques mois plus tard, il cons
truira une nouvelle chaussee
plus solide que la premiere et
batira un autre moulin.

Pendant plusieurs
annees, il verra it l'exploi
tation de son entreprise. II
quittera Kiamika au cours de
Ja decennie 1910-1920. La
scierie et Ie moulin it moudre
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LES PREMIERS MOULINS A seIE

~ l'~ .; ,; fJu)ort.
~Inc1ustriels j. Lacasse.
~ lA. Foisy.
~ if" !)ol'l'z'n, ills.

En 1886, Ie cure Labelle reussit a convaincre Victor Dufort de
Montreal de venir construire un moulin a scie sur la riviere Kiamika. Il
s'etablira done sur les lots 13, 14 et 15 du rang 6, lots qui, d'aiUeurs,
avaicnt ete reserves a cette fin par la Societe de colonisation de
Montarville. Profitant dll pouvoir d'eau a cet endroit, il y construit une
scierie et un moulin a mOlldre.

Deja, au debut du siecle, on note la presence de quelques industriels qui
possedent leurs moulins a scie. Victor Dufort, Pierre Lacasse, A. Foisy
et H. Potvin, fils, se speciaJisent dans ce domaine.

DES TRAVAILLEURS AL'INTERIEUR DU MOULIN A. SCIE DE VICTOR DUFORT.



resteront inutilises pendant des annees. Le 2 decembre 1925, alors qu'iJ
est etabli en Alberta, Victor Dufort vendra Ie terrain OU etait situe Ie
moulin a scie a Jules Jar!)', un notaire de Montreal.

LE MOULIN A SClE HONORE POlTEVlN 

HENRI BRIERE SUR LE RUlSSEAU FRAN<;OlS

Nous n'avons pu determiner l'annee de construction du moulin a scie
qui etait situe sur Ie lot 39 du rang 7 en bordure du ruisseau Fran<;ois.
Cependant, en 1907, il existe deja. C'est Honore Poitevin qui en est Ie
b.itisseur. Le moulin fonctionne avec I'eau du ruisseau Fran<;ois qui
fournit la force motrice a \'aide d'une turbine. Le 31 octobre 1911, Ie
mouEn est vendu a Henri Briere. De quatre a cinq employes assurent Ie
bon fonctionnement de l'entreprise: Dieudonne et \Villie Hughes, Ie
scieur Sigefroid Diotte, Sigefroid Belair et quelques autres. Vers l'annee
1925, M. Briere eprouve de grandes difficultes financieres; avec Ie
krach boursier de 1929, il ferme Ie moulin a scie et Ie bois est saisi par
les compagnies a qui iJ devait des sommes considerables.

LE MOULIN A SClE HONORE POlTEVlN

M. Honore Poitevin construira un
moulin a scie a vapeur sur la rive
est de la riviere Kiamika, sur Ie lot
18 du rang 6. Apres quelques
annees d'operation, il vendra, par
billet, Ie moulin a Napoleon
Charette et tentera d'aller faire
fortu ne dans l'Ouest canadien.
Deux annees plus tard, M. Poitevin
reviendra a Kiamika, mais Ie mou
lin avait ete demenage sur Ie ter
rain de M. Charette de l'autre cote
de Ia riviere.

l"ur('luuuls
P. LILCflsse N. Uharel.te O. A. Dufour

.·(.r~c"olls

II. 13l'icrll O. Dn.vid

N~cnn'lliCl'"
F. Disnilloll, A. l'UI'COtlC, P. M'uille, J. Plllluette, II. Potvin

Intl .."trleh
V. Dllfort A. FaiRY fT. PoLYin, fils H. Potvin, p~re

Cortlolluipr: A. Robillard

ProprieLlllre do 11\ fl'()mll~(\fip: N. Chl\r",tt".
Fflbricrmt: E. Delorimier

UNE ANNONCE PARUE DANS UN M~MORANDUM DU CUR~ J.A. LEMONDE

EN 1907.

LE MOULIN A SClE NAPOLEON CHARETTE

Apres avoir pris possession du moulin a scie de lYt Poitevin, Napoleon

Charette debute ses operations au cours de la decennie 1910-]920. II
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demenagera Ie moulin a scie sur une partie du lot 18E du rang 6 en
bordure de la riviere Kiamika. Suite a son deces Ie 24 mai 1932, ses deux
nieces, Blanche et Marie Turcotte heritent de tous ses biens: sa maison,
son moulin a scie et son magasin. Elles vendront Ie moulin a scie a Emile
Diotte et a Dieudonne Hughes Ie 2 mai 1933. Aime Charron, Lorenzo
Boudrias, Fereol Boisclair, Honorius Lachaine, Albert Filion, Paul
Gaudreau qui etait Ie chauffeur de la bouilloire, Napoleon Gratton qui
rapprochait les billots, Sigefroid Diotte qui exerc;:ait Ie metier de scieur
et plusieurs autres y trouveront un emploi. MM. Diotte et Hughes
feront affaire pendant neuf ans avant de vendre leur entreprise a Joseph
Blais Je 30 avril 1942. Aide de son fils Andre qui est scieur, Joseph Blais
fait Ie commerce du bois: il J'achete, Ie scie et le vend. Dne quinzaine de
personnes travailleront pour M. Blais. Ce dernier mettra fin a ses
operations vers l'annee 1946 alors qu'il cede le terrain et les batisses a
Emile Diotte et qu'il vend les accessoires du moulin a scie a Joseph
Hormisdas -Pit- Lacasse qui. etait proprietaire d'une scierie a Mont
Laurier. Cette meme scierie sera vendue a la « Eastern Wood Pipe &
Tank Co. Limited» en 1954. En 1957, Albert Bacman Lumber Co.
Limited en deviendra proprietaire.

L'ARRlVEE DU CHEMIN DE FER

L'industrie forestiere conna'itra de bonnes annees jusqu'au debut du
xxe siecle. Le parachevement de la voie ferree jusqu'a Mont-Laurier, en
1909, sera benefique pour I'industrie foresti.ere. Ce commerce est tres
florissant et procure du travail a pJusieurs residents dans differents
secteurs de la foresterie: Ie buchage, le transport du bois et sa
transformation. On assistera, dans les annees qui suivirent, a l'ouverture
de plus d'une centaine de moulins a scie dans la region; a Kiamika, huit
verront Ie jour. Certains moulins a scie expedieront leur production vers
Montreal par Ie chernin de fer. Ferdinand Bisaillon, Euclide Dubois,

Sylvio Dufour et Rodrigue Lacasse. James Harry McIntyre. les
Valiquette, Jean-Baptiste Paquette, les Huberdeau et Laurier Ouellette
reuvreront dans ce domaine.
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LES MOULINS A SCIE A PARTIR DE
LA DECENNIE 1910

LE MOULIN A SCIE FERDINAND BISAILLON

LE MOULIN ASCiE DE FERDINAND BISAILLON.

M. Ferdinand Bisaillon, menuisier de son metier, construira un moulin a
scie vers I'annee 1914 sur Ie lot 17 du rang 7. Il possedait deja une
boutique a bois pres de sa maison construite au village. A cette epoque,
Ie mouEn fonctionne a la vapeur. II fera commerce pendant plus de
quinze annees. M. Bisaillon meurt Ie 15 mars 1930 leguant tous ses
biens a son epouse cecile Touchette. Cette derniere vendra Ie moulin a
scie, la machinerie ainsi que Ie lot a son 6Is Achille, en 1941; ce dernier
s'occupait du commerce depuis Ie deces de son pere. Ses freres Henri et
Firmin travaillaient egalement au moulin. Emile Diotte en deviendra Ie
proprietaire Ie 14 aout 1942. Deux annees plus tard, Ie moulin est vendu
a un industriel de Val-Barrette, Adrien Meilleur.

LE MOULIN A SCIE EUCLIDE DUBOIS
Le 12 mars 1918, Euclide Dubois, un industriel de Saint-Jovite, se porte
acquereur des lots 20, 21 et 22 du rang 7; il devient egalement
proprietaire de la maison, des batisses et de tout Ie materiel roulant. Le
18 aout 1919, M. Dubois achetera de Henry Godard, qui possede un

L • t! c " n 0 nr ,: e J" red tie rei 387



moulin a scie a Val-Barrette, une scierie a vapeur qui est deja instaJlee
sur Ie lot 20 du rang 7. M. Godard I'avait acquise Ie 18 juin 1918 de Just
Boucher. Cette scierie a vapeur comprend deux bouilloires et un engin
de marque Leonard avec tous les accessoires, machines, ferronnerie,
outillages necessaires a l'expJoitation, ainsi que Je bois appartenant a
M. Godard et les ba.tisses erigees sur le terrain et dans lesquelles sont
instaUees toutes les machineries de la scierie.

M. Dubois consacre ses activites au commerce local seulement. II
emploie de sept a dix personnes. Ce moulin n'aurait fonctionne que
quelques annees.

LE MOULIN A SCIE SYLVIa DUFOUR ET

RODRIGUE LACASSE

Le 25 fevrier 19]9, Rodrigue Lacasse et Sylvio Dufour s'associent et
achetent de Briere & Foisy un moulin a scie et tous les equipements
necessaires it son exploitation. lis construiront Ie batiment abritant Ie
moulin sur Ie lot 24 du rang 7 du canton de Kiamika.

En novembre 1922, ils vendront a J. H. McIntyre, qui Hait alors
commerc;ant de bois dans la ville de Lachute, toutes les batisses
construites sur Ie lot 24 du rang 7 servant a l'exploitation du moulin it

scie avec toutes les machineries et les accessoires. Dufour et Lacasse
s'engagent, par cette transaction, it n'exploiter aucun moulin it scie dans
un rayon de dix miHes du moulin vendu, et ce, tant et aussi longtemps
que ce dernier sera en operation. Egalement, tout Ie bois qu'ils

acheteront dans Ie meme rayon devra etre expedie au moulin de M.
McIntyre.

L'annee suivante, M. lVlcIntyre demenagera ce mouEn it scie sur
Ie terrain qu'il avait achete sur Ie chemin Chapleau pres du lac ABet.

LE MOULIN A SCIE JAMES HARRY MCINTYRE

M. James Harry McIntyre, de Montreal, construit un premier moulin a
scie it vapeur au lac ABet, sur une partie du lot 13 du rang Sud du
chemin Chapleau qu'il avait acquise de Willie .M.illette Ie 1er septembre
1923. Des operations s'y deroulent pendant quelques annees. Une
dizaine de personnes y travaillent.

En 1926, il achete, par billet de location, Ie lot 4 du rang 6. II fera
affaire avec Robert John Mclntyre qui est egalement industriel en bois
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du village de Calumet. Ils y cons
truiront un moulin a scie pres du
ruisseau Du Diable et y demena
geront la machinerie du moulin du lac
Allet. Dne annee plus tard, Ie bati
men t qui abritait Ie moulin a scie au
lac Allet sera la proie des flammes.

L'industrie « R & H McIntyre»
emploie de 20 a 22 personnes. On
pouvait y debiter de 1 500 000 a
2 000 000 de pieds de bOlS par annee.
Les McIntyre possedent un chantier et
achetent des droits de coupe. Sigefroid
Belair y exerce Ie metier de scieur.

UNE EQUIPE DE TRAVAILLEURS AU MOULIN ASCIE MCINTYRE AU

LACALLET.

LE MOULIN ASCIE MCINTYRE SUR LE RUISSEAU DU DIABLE.

Le 26 decembre 1930, l'entreprise est vendue a James Duncan et
a Harold Erskine Gill de Montreal qui sont partenaires comme
marchands de bois. IIs faisaient affaire sous Ie nom de «The Birch
Lumber Company ».

En aout 1947, Ie moulin et ses droits sont vendus a Henri Briere
qui operait Ie commerce depuis une dizaine d'annees. Louis et Joseph
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lES CHEVAUX DE OSCAR FlAMAND DEVANT SON MOULIN ASCIE

Beausejour, Wilfrid Blais, Fernand Briere, Josaphat Diotte, Sigefroid
Diotte qui en est Ie scieur, Albert Filion, Jean-Paul Grenier, MoYse
Lamoureux fils, Armand Paquette, ailOsi que plusieurs autres y ont
travaiHe. Oscar Flamand en deviendra Ie proprietaire le 5 septembre
1947. Ce dernier est marchand de bois a Mont-Laurier. Les droits de
coupe, detenus par Henri Briere de la compagnie James Maclaren,
feront egalement l'objet de la transacti.on. Le pouvoir d'eau du ruisseau
Du Diable assure Ie fonctionnement de la scierie. M. Flamand emploie
entre 25 et 30 hommes. Romeo Pilote et son epouse travaillent a la
«cookerie» et preparent les repas aux employes qui travaillent au
moulin. Josaphat Diotte, ses ftls Gerald, Fernand, Roger, Orient; Henri
Lacasse, ses fils Edgar, Conrad, ainsi que les Jean-Baptiste Turgeon,
Telesphore Portelance, MoYse Huberdeau, Lucien NanteL Patrice
Bondu qui y exerce Ie metier de SCleur, pour n'en citer que quelques
uns, y ont travaille.

Apres quelques annees
d' operation, M. Flam and
vendra Ie moulin a la
«Eastern Wood Pipe & Tank
Co. Limited" Ie 10 avril 1952.
Cette compagnie a son bureau
principal a Yule Saint-Pierre.
Edwin H. Nicholson en est Ie
president et KL. Nicholson,
Ie vice- president; Ie notaire
L.A. Marchessault occupe Ie
poste de directeur, tandis que
Rene Labrosse assume la

fonction de secretaire. Ils engagent Patrice Bondu comme gerant de
l'entreprise. Vers 1953, les activites cesseront et tout ce qui servait a
l'exp]oitation du moulin sera demenage a Mont-Laurier au moulin a scie
de Oscar Flamand qui en etait devenu Ie proprietaire en 1952. Le 14
janvier 1957, Albert Bacman Lumber Co. Limited fera I'acquisition du
lot 4 du rang 6. Cette compagnie achete egalement, lors de cette
transaction, Ie moulin a scie qui est situe a Mont-Laurier; la « Eastern
Wood Pine & Tank Co. Limited» en etait devenue proprietaire en juin
1954.
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LE MOULIN A seIE DES VAUQ1JETTE

En 1924, les freres Aime, Donat et Alfred Valiquette forment une
compagnie. Its se portent acquereurs d'un moulin a scie qu'ils
installeront dans un batiment construit sur un de leur lot dans Ie canton
Dudley. Ce moulin fonctionnait avec un tracteur a roues de fer. Ils scient
Ie bois qu'ils ont coupe durant l'hiver. Ce bois sert a faire des dormants
pour les chemins de fer. Les cultivateurs des environs viennent y faire
seier leur bois.

LE MOULIN A SCIE JEAN-BAPTISTE PAQ1JETTE

Vers 1930, Jean-Baptiste Paquette construit un petit moulin a scie a
vapeur et une machine a bardeaux qu'it amenage pres du moulin de
Napoleon Charette sur une partie du lot 18E du rang 6. M. Paquette
s'etait etabli a Kiamika vers la fin du XIxe siecle. II y exen;:ait Ie metier
de menuisier; il construira plusieurs maisons au village et dans les rangs.
Le moulin fonctionnera pendant un peu plus de dix annees. IJ cedera sa
propriete a sa fiUe Delisca en 1957. M. Paquette est decede au coors de
l'annee suivante.

LE MOULIN A SCIE DES HUBERDEAU

Le 18 janvier 1941, Jean, Antoine et Julien Huberdeau acquierent de la
James Maclaren Company inc. une partie du lot 6 du rang 1, dans Ie
canton Bouthillier. En 1941-42, Adjutor Blais transporta son moulin du
lac Rouge a la Ferme-Rouge pour seier du bois pour les Huberdeau.
Vers les annees 1944-1945, ces derniers construiront sur leur propriete
une scierie qui procurera de l'ouvrage a 7 ou 8 employes. Le moulin
fonctionne avec Ie pouvoir d'eau duo ruisseau fournissant la force motrice
a I'aide d'une turbine.

En fevrier 1948, Julien cedera sa part a Jean et Antoine. Le 21
fevrier 1949, Jean vendra sa part a Antoine. Trois jours plus tard,
Marcel Huberdeau se portera acquereur de la moitie de la propriete. En
octobre de la meme annee, il en deviendra Ie seul proprietaire. Les Real,
Jules et Leo Larivee, Lucien Jacques, Theodore Lefebvre, ainsi que
Guy et Marcel Huberdeau, pour o'en nommer que quelques-uns, y ont
travaille. Le bois est achete de particuliers: Marcel Pilon, AJdege
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Lachaine, Aquila Pilon .... Il est scie et, la majeure partie du temps,
destine aux marches de Montreal.

Le 1er septembre 1950, Ie moulin a scie est vendu a un marchand
de Mont-Laurier, Armand Page. Ce dernier exploitera l'entreprise
durant une annee avant de la ceder a Antoine Huberdeau Ie 4 octobre
1951, en raison de problemes environnemen taux: les copeaux et Ie brin
de scie se retrouvaient dans Ie cours d'eau. Des transformations devaient
egalement etre faites dans Ie moulin afin de Ie convertir au diesel.
Antoine se departira du moulin en f'aveur de son Frere Jean Ie 3
novembre 1952. C'est en ces annees que les activites au moulin se
termineront.

iE MOULIN A seIE DE LAURIER OUELLETTE

En 1939, Adelard Ouellette, son epouse Eugenie Gauthier et leurs sept
enfants s'etablissent dans Ie chemin Chapleau, sur Ie lot 4 du rang nord.

Vers 1960, encourage par son pere Adelard, Laurier entreprend
de construire un petit moulin a scie qui fonctionne avec un moteur
automobile. Le pere et Ie fJs seront seuls a voir a la bonne marche de
l'entreprise. Ils buchent Ie bois sur leurs proprietes, Ie scient et Ie
vendent a M. Saint-Louis qui possede, a l'epoque, un moulin a Mont
Laurier.

Le moulin sera operationnel pendant quelque cinq annees. Vers
1965, Adelard et son epouse quittent Klamika pour aller demeurer a
Mon t- Laurier.

En 1970, la maison de Laurier Ouellette est la proie des flammes.
Pendant quelques mois, lui et sa famille demeureront dans la maison de
Rosaire Deschamps. En 1971, Laurier, son epouse Beatrice Fournelle et
leurs enfants, Jean-Marie, Jeanne-d'Arc, Therese et Bernadette,

demenageront au lac Saguay sur des terres qu'ils avaient acquises en

1961.
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Le krach boursier de 1929 fera en sorte que plusieurs mouhns a
scie devront fermer leurs portes. Les seuls proprietaires qui tiendront Ie
coup sont Henri Briere au ruisseau Du Diable, Joseph Blais sur la
riviere Kiamika et Adrien Meilleur au village. En 1945, ces trois moulins
sont encore en operation.

UN MOULIN A SCIE TRAVERSE LE TEMPS...

LA SCIERIE C. MEILLEUR & FILS INC.

LE MOULIN ASCIE DE CHARLES MEILLEUR CONSTRUIT EN 1945.

En 1944, Adrten Meilleur, un industriel de Val-Barrette, acquiert Ie
moulin a scie de Achi!le Bisaillon au viJlage de Kiamika. Son fils Charles
et son epouse Simone Lachapelle arrivent a Kiamtka en aout 1945 pour
s'occuper du commerce. Une semaine
apres leur arrivee, ils se departiron t du
moulin a vapeur et construiront le
deuxieme moulin qui fonctionne au
diesel. Le 20 octobre 1948, Charles
Meilleur se portera acquereur de
l'entreprise.

A cette epoque, Ie bois est pile et
approche a l'aide de chevaux. A ses
debuts, I'entreprise emploie six hom
mes; M. Meilleur entreprend donc
d'etendre ses operations et Ie nom bre LA FAMILLE DE CHARLES MEILLEUR.
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d'employes double. L'entreprise scie annuellement entre 800 000 et
1 000 000 de pieds de bois. Dans Ies meilleures annees, la production
peut aller jusqu'a 1 500 000 pieds. Le bois est achete en majeure partie
des cultivateurs et des" jobbers» de la place: Ubald Prevost, Jerome
Filion, Cyprien Lacasse, Mathias Lacasse, Edouard Lachapelle, pour
n'en citer que quelques-uns.

Les Henri Morin, Liguori Gratton, Armand Lepine, Emile
Lachaine, Honorius Lachaine, son fils Florian, Ravana Quenneville,
Gaston Saint-Louis, Adelard Diotte, Albert Filion, Guy Saint-Jean et
plusieurs autres y ont travaille.

Deja en 1954, les ressources provenant de la forer publique du
territoire de la municipalite sont acheminees a l'exterieur, au detriment
de l'industrie de sciage locale. Ainsi, il faut lire, en entier, la resolution
adoptee Ie 7 septembre 1954 par Ie conseil municipal du canton de
Kiamika:

«AttentJu qu'une tJunantJe generale a eli Jaite a notre conJcil
munidpal.

AttentJu que l'ouvrage tJevient tJe pltu en pltu rare tJan.! /lOJ parageJ.
AttentJu que heaucoup tJe nOJ genJ manquent tJ'ouvrage tJaJkI notre

nuuUcipalite.
AttentJu que cette tJenumtJe tJonn.erait tJe l'ouvrage a notre moulin a

Jcie local qui tJonnerait tJu gagne a noJ genJ.
Pour CeJ rai.JonJ, il eJt propoJe par Ie conJeiller RoJarw DeJchamp,l,

JecontJe par Ie cOnJeiller Orner St-Jean et rNolu UIUlnirnernent que ce

conJeil tJemantJe au minutere tJeJ TerreJ et Forit.J et a fa Cie JameJ
MaAaren, ainJi qu'a notre tJipute provincialtHon. J.H.A. Paquette

pour que Ie hou, provenanl tJe fa limite tJanJ Ie canton tJe Kiamilca et
tJQJl.<J JeJ environJ, Joit manufacture a Kiamilca, c'eJt-a-tJire que le

Jciage tJevrait etre Jait a Kiatnika et non tranJporli tJanJ tJ'autreJ
numicipalitiJ car ce travail eJt Ie JelLl revenu tJe noJ hiicherOnJ et
journalier.t.»

Cette revendication sera acceptee par Ie gouvernement au cours
du mois de septembre de la meme annee puisqu'on transformera les
billots de la {( limite» au moulin a scie de Charles Meilleur situe dans Ie
village.

En 1976, Ia compagnie C. lvleilleur & Fils inc. est fondee.
Charles MeiUeur en est Ie president et son fils Andre, Ie vice-president.
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Quatre annees plus tard, le 6 mai 1980, Ie moulin a scie ainsi que Ie
fonds de commerce sont vendus a la compagnie.

En 1986, Charles Meilleur se retire des affaires, laissant a son 61s
Andre l'administration du commerce. L'ajout de nouveaux equipements
fera en sorte qu'en 1997, I'entreprise fournit de l'ouvrage a neuE
employes. Cette industrie produit environ 800000 pieds de bois
annuellement, se specialisant surtout dans la transformation du cedre.
En plus de la scierie, Ie bois est plane sur place, on y fabrique des quais
flottants. La Cooperative forestiere des Hautes.Laurentides et les
particuliers fournissent Ie cedre qui est transforme au moulin.

LE MOULIN ASCIE DE C. MEILLEUR & FILS INC. RECONSTRUIT EN 1993 FONGIONNANT AL'ELEGRICITE

ET AU DIESEL.

Ce commerce comprend en 1997, en plus du nouveau moulin a
scie reconstruit en 1993, un planeur, un garage et plusieurs accessoires
necessaires a son fonctionnement.

LA FORET PRIVEE
Les Amerindiens utilisaient de fac;on restremte la ressource forestiere. Ils
savaient profiter des ressources de la nature sans la modifier. Les
premiers habitants d'origine franc;aise a s'etre etablis au Quebec
faisaient l'utilisation des arbres uniquement pour leurs besoins de
SUrvIvance.

Depuis Ie debut de la colonisation jusqu'a la fin des annees 70,
les fon~ts privees situees sur Ie territoire de Kiamika sont defrichees, en
majeure partie, pour y pratiquer I'agriculture, principalement en
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bordure des rivieres du Lievre et de la Kiamika. J adis, Ies colons
travaillaient a leur ferme it partir du printemps, moment de la semence,
jusqu'it la n~colte et aux labours des champs, en automne; l'hiver, ils
buchaient pour les compagnies forestieres pour completer leurs revenus.

Vers 1965, on assiste a la syndicali.sation des com pagnies
forestieres eliminant ainsi Ie travail a forfait. On favorise l'embauche des
travailleurs forestiers; les conditions de ItravaiI tres lucratives incitent Ies
travailleurs a acheter des debusqueuses, On note, vers les annees 1970,
une augmentation des proprietaires d'equipements mecaniques partout
dans la province. Cette constatation sera la meme it Kiamika.

Au cours de la decennie 1970-1980, c'est la disparition du mode
de concession au benefice des compagnies. C'est donc la fin de
I'exploitation de la matiere ligneuse par les compagnies. Les contrats
d'approvlsionnement et d'amenagement forestier -C.A.A.F.- garantissent

les volumes requis par l'industrie et la n~colte est accomplic par des
contractuels, amoindrissant ainsi les conditions salariales des
proprietaires d'equipements mecaniques. Afin de payer leurs
equipements, les proprietaires feront de la coupe totale sur des lerres
privees sans que des mesures ne soient prises af'in de regenerer la foret
de fa90n convenable. Ceci amenera la M.R.C. d'Antoine-Labelle it
adopter, it J'automne 1994, un reglement de controle interimaire
reglementant les coupes de bois, reglement qui entrera en vlgueur Ie 22
mars 1995.

II n'y a pas que sur les terres privees que Ie probleme est present.
Egalement, I'exploitation industrielle intensive par les compagnies et les
benef'iciaires de C.A.A.F. au fil des annees fera en sorte qu'en 1997,
envlron la moitie de la ressource ligneuse a ete exploitee, amoindrissant
ainsi Ie potentiel de recolte pour les vingt-cinq annees it venir.

LES REGIMES FORESTIERS
Sous Ie regime fran9ais, la premiere concession de terre sur la partie de
la Nouvelle-France representant aujourd'hui Ie Quebec est faite en 1623
au premier colon canadien, Louis Hebert.

Le Roi de France, insatisfait de la progression de la colonisation,
pousse plus it fond sa politique. La compagnie des Cent-Associes sera
forme en 1627 afin d'amener de nouveaux colons et se verra remettre en
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toute propriete Ie pays de la NouveUe- France, On assiste alors a
l'introduction du mode de tenure seigneuriale. En trente-six ans, au

moins une cinquantaine de seigneuries sont concedees.

En 1663, la compagnie des Cent-Associes retrocede

I'administration des terres de la colonie a la Couronne, sous Ie contr6le
direct du Roi de France, et ce, jusqu'en mai 1664, epoque OU la

compagnie des Indes Occidentales voit Ie jour. Ayant les memes

objectifs que la compagnie des Cent-Associes, elJe sera en operation

pendant dix annees, avant de ceder ses pouvoirs au Roi de France en
1674.

A partir de 1672, les ti tres des concessions fai tes au seigneu r

renfermaient une clause speciale concernant la reserve des bois de chene

au profit de sa Majeste, pour la construction de vaisseaux,

Le mode de tenure seigneuriale impliquait que Ie seigneur devait

a son tour conceder des terres a des colons censitaires. Cette clause
n'etait pas souvent respectee. Le 6 juillet 1711, un arrete oblige les

seigneurs a faire des concessions de terres a ceux qui en demandent.

Avec la signature du traite de Paris en 1762, Ie Canada est

definitivement cede a l'Angleterre. Les autorites imperiales se chargent
de I'administration et de la concession des terres. La tenure de franc et

commun soccage du droit anglais est adoptee. Par ce mode, ceux qui
obtiennent des concessions de terres en deviennent legalement

proprietaires, moyennant I'accomplissement de certaines conditions
d'etablissement, avant d'en obtenir des lettres patentes. C'est de la que

provient Ie systeme de division du territoire en cantons pour les fins de

concession des terres.

En 1771, Ie mode de tenure seigneuriale revient en force. Vingt

annees plus tard, on remet en question Ie mode de concession des terres.

Par la section 43 de l'Acte constitutionnel de 1791, les terres sont

concedees en franc et commun soccage dans Ie Haut- Canada. Pour Ie
Bas-Canada, Ie choix du mode de concession est facultatif.

C'est en 1826 qu'a commence Ie systeme des licences de coupe de
bois sur les terres de la Couronne qui etaient accordees par encheres

publiques.

Le regime des concessions forestieres existe done au Quebec
depuis 1826. Des Ie debut du XIXe siecle, l'industrie forestiere se

developpe considerablement. En Angleterre, la situation est tou te autre;

L ' If CO" 0 m i e for e ,I t i Ii r.' I 397



Ie pays manque de ressources forestieres et ne peut s'approvisionner en
Europe. L'Angleterre est alors forcee d'etablir des liens d'affaire avec les
Etats-Unis et Ie Canada. Le Quebec, de par sa situation geographique,
s'en trouve avantage; la ressource abonde, Ie territoire est grand et
l'acces a la mer est facile. Une certaine partie de notre production sera
done dirigee vers I'Angleterre, et ce, durant plusieurs annees.

Le pin blanc est la principale essence exportee au cours de la
premiere moitie du XIxe siecle. Vers Ie milieu du XIxe sieele, l'industrie
utilisera les fibres de bois de coniferes pour la fabrication du papier.

Apres la guerre de 1939-45, d'autres pays, demandeurs de bois,
viendront s'ajouter; des quantites importantes de bois seront acheminees
vers l'Amerique latine et les Antilles. Dans les annees 60, on assiste a
I'ouverture du marche international a la concurrence, a l'expansion de
l'industrie du sciage. c'est Ie debut de la mecanisation des operations
forestieres.

Sous Ie regime des concessions forestieres, regime qui a prevalu
jusqu'en 1972, nen n'est mis en reuvre alln d'amenager la Foret qui est

bien souvent coupee a blanc. La ressource est surexploitee. On denote
un probleme au niveau de la repartition de la matiere ligneuse, les
territoires d'approvisionnement ne favorisant pas I'utilisation rationnelle
de la ressource. Le gouvernement introduit des mesures de protection
pour la lutte contre les feux de Foret et les ravageurs. Ces mesures seront
insuffisantes.

En 1972, Ie gouvernement entreprend une profonde reforme du
regime forestier permettant une expansion industrielle, principalement
pour les scieries. La loi autorise l'abolition des concessions forestieres et
la confection de plans de gestion. Le ministere des Terres et Forets
favorisera, au cours des annees qui suivront, un programme de remise
en production des parterres forestiers par le reboisement. Les industriels
realisent les travaux de recolte du bois tandis que Ie ministere s'occupe
de l'amenagement.

« La oualiti oed r8le.J oe tEtat et oe tindu-dlru de perpituait. »

ECOdkidion, JuiLlet 1994

Des Ie debut des annees 80, on anticipe des difficultes
d'approvisionnement de la matiere ligneuse au Quebec. Les recoltes
accrues des annees 1970, a cause de l'expansion ind ustrielle et des pertes
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de la mahere Iigneuse par la tordeuse des bourgeons de l'epinette, font
en sorte que l'on prevoit, dans un avenir assez rapproche, que la Foret ne
subviendra plus a la demande. Des mesures doivent etre prises afin
d'amoindrir les dommages causes par les insectes; des pesticides sont
alors utilises pour contrer Ie Beau.

Des Ie debut de la decennie 1980, la gestion des forets publiques
est remise en question. Suite a une analyse effectuee en 1984, Ie
gouvemement propose une serie de mesures legislatives et techniques
associant les activites de recolte a l'amenagement, exigeant ainsi la
collaboration de l'industrie.

f( Oil a cra fort longtemp.l que La reJJOllrce fore.Jtiere itait illipauaMe.

AveugliJ par IlIU illudloll {)'abolldance, nOIl.J aVOllJ Jure.-rploiti nOJ

foret.l JallJ IlOU</ JOluLer de leur elltretull ni mime du remp!a<:ement

de.J arbred ahattud. »

Albert Coti, minutre {)iligui aux Foref.J.

En decembre 1986, Ie gouvernement adopte la Loi sur les forets.
Les deux grands principes fondamentaux qui en ressortent sont que
l'amenagement de la Foret doit assurer Ja recolte annuelle a perpetuite et
que cet amenagement doit respecter I'affectation des terres et la
protection des composantes du milieu forestier. La loi etablit les
modalites d'un amenagement foresher it rendement soutenu realise dans
Ie respect des diverses composantes du milieu, des normes minimales
assurant Ie mainhen de la quaJite de l'eau, des habitats fauniques et des
paysages. Les contrats d'approvisionnement et d'amenagement forestier
obligent les industries a contribuer a la mise en ceuvre de cette politique
gouvernementale.

Depuis l'entree en vigueur de cette loi en 1987, on denote un
accroissement des superficies traitees.

Des Ie debut de la decennie 1990, le gouvernement experimente
la gestion integree des ressources. II desire aller bien au-deJa de
l'exploitation forestiere. Actuellement, Ie territoire public est utilise de
fa~on desordonnee par les chasseurs, les pecheurs et les villegiateurs.
Les nouvelles orientations gouvernemen tales sont axees vers un
developpement durable; elles visent egalement Ie developpement socio
economique des communautes locales. Une nouvelle politique sera
lancee en 1995, la " Foret habitee ».
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Sous ['initiative de Michel Mongeau, resident de Kiamika depuis
1993, et avec la collaboration du maire de Ja m unicipalite, Lucien
Gratton, un plan d'amenagement multiressources du territoire forestier
de Kiamika est depose devant Ie conseil municipal a I'automne 1996; Ie
projet est accueilli favorablement. M. Mongeau avait commence a
elaborer ce plan des 1995, apres que Ie ministre Fran~ois Gendron ait
annonce I'intention du gouvernement de doter Ie Quebec du concept de
« Foret habitee ». Le projet prevoit l'exploitation rationnelle de Ia foret,
son amenagement, et surtout, vise a moyen terme Ie developpement
recreo-touristique qui est sous-exploite, amenant ainsi la stabilisation
des emplois et la non dependance des programmes sociaux.

Le portrait de Ia municipalite de Kiamika, seton une etude
realisee par Ie Service de developpement economique de la M.R.C.
d'Antoine-Labelle, se resume ainsi:

«La municipaLiti 'de Kiamika pOJ<lede Le cinquieme pLu<l vaJte

terri/oire 'de la M.R.C. 'd'Alttouze-LaheLle avec 312 km2. Sa population

de 636 babitanr<l e<lt predque <ltable ayallt COllllU LUte croi.!<lallce 'de
JeuLement 8 % 'depukJ 1961. Le revenu moyen par millage e.Jt de

23585 $ comparativement a 32377 $ pour La M.R.C. 'd'Alltoine
LabeLle et a 41509 $ pour la rigion ded Laurentide<!. En 1991- 30 %
'de La popuLation Je 15 anJ et pLIU avait mOt'n<l 'de 9 annieJ Je
JcoLariti, ce qui iquivaut a La moyenne 'de la M.R.C. 'd'Antoine.

LabeLle; aLorJ qu'au Quebec, la proportion /itabli.Mait a 20,1 %. Le
taux 'de cb8mage .J'itabliJJait en 1991 a 25,5 % a Kiamika

comparativement a 17,9 % pour La /J'1.R. C. J'Antoine-Labelle et

11,4 % pour lu Laurentwed.
A Kiamika, nou.J retrouvon<l La Je:uxieme pLurJ importante
concentration 'du nombre 'd'entrepri.JerJ agricoLe<l Je La M.R. C.
'd'Anroine-LaheLle aill.ii que la Jell.:t;ume pLUrJ granJe zone agricole 'de

la M.R. C. J'Antoine.LabeLLe m'ec 85, 67 km2.
A Kiamika, 9 % deJ emploicl proviennent Ju rJecteur manufacturier,

comparativement a 10,7% pour La /J'1.R.C. d'Antoine-Labelle et

17- 7 % pour le Quebec. »

La municipalite doit done s'impliquer davantage dans Ie secteur
economique si elle veut revitaliser son milieu. Voyant que ee projet lui
permettrait d'atteindre eet objeetit~ elle ira de I'avant dans ce dossier.
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En mars 1997, I'lnitiateur du projet, Michel Mongeau, sera

engage par la municipalite afin de mener a terme Ie projet et obtenir
I'assen tim en t des differents min isteres et, pri ncipalem en t, des

beneficiaires des contrats d'approvisionnement et d'amenagement

forestier de l'aire commune 64-02. Ces derniers, apres plusieurs

rencontres, donneront leur accord au projet Ie 8 octobre 1997. Une

partie du territoire public situee au nord-est de la municipalite sera done
exploitee, tant pour les ressources forestieres que pour les activites

recreo-touristiques.

LA SIGNATURE DU CONTRAT DE R~COL TE DE BOIS DES FORtTS DU DOMAINE PUBLIC ENTRE LES

PRODUITS FORESTIERS B & B INC. ET LE COMITt: DE PRODUCTION MULTIRESSOURCES DE KIAMIKA INC.

LE 3 D~CEMBRE 1997. GERMAIN BELANGER, DES PRODUlTS FORESTIERS B & B INC., LUCIEN GRATTON,

PRESIDENT DU COMITE DE PRODUCTION MULTIRESSOURCES DE KIAMIKA INC.; A L'ARRIERE-PLAN:

ALBERT LEBLANC, TRAVAILLEUR FORESTIER, GAETAN LEFEBVRE, SECRETAIRE, CLAUDE SAINT-JEAN,

CONTREMAfTRE, MICHEL MONGEAU, DIRECTEUR GENERAL.

LE COMITE DE PRODUCTION
MULTIRESSOURCES
DE KrAMIKA INC.

Pour voir it I'administration du projet de « Foret habitee », un organisme

it but non lucratif devait etre cree. Le Comite de production
multiressources de Kiamilca inc. obtiendra ses lettres patentes Ie 10 juin
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1997. 1£ conseil d'administration doit etre compose de neuf membres
qui so n t des represen tan ts de la m unici pali te de Kiam ika, de
l'Association des proprietaires du lac Fran90is inc., du Club de
motoneige Anti-Loups, des entreprises locales, des pourvoyeurs
permissionnaires et concessionnaires, du Syndicat des producteurs de
bois de Labelle ainsi que des autres organismes a but non lucratif. Lars
de l'assemblee generale de fondation, Clement Saint-Jean, Jean-Guy
Casavant, Gaetan Lefebvre, Guy Grenier, Roger Denis, Jean Lacoste,
Adrien Boismenu, Marcel Brisebois et Gilles Piche seront designes pour
representer les differents groupes. 1£ conseil d'administration se reunira
par la suite pour nommer Clement Saint-Jean a la presidence, Jean
Guy Casavant a la vice-presidence; Gaetan Lefebvre sera designe
comme secretaire-tr€sorier. Depuis novembre 1997, Clement Saint-Jean
n'occupe plus la presidence. Le poste sera assume par Lucien Gratton
jusqu'en janvier 1998; Guy Grenier lui succedera Ie 11 fevrier 1998. Le
nombre d'administrateurs est porte a douze. Un siege est reserve a un
representant des beneficiaires de C.A.A.F. de l'aire commune 64-02;
c'est un representant des Produits forestiers B & B inc. qui siege sur Ie
Comite. Suite a la demission de Jean-Guy Casavant en janvier 1998, Ie
conseiller municipal Romeo Leblanc sera nomme pour le remp]acer Ie
2 fevrier.

Ces personnes se verront done confier l'administration du projet
de « Foret habitee ».
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L'economie

agrico e

LA COLOt\TISATION

epondant a I'appel du clerge quebecois et du cure
Labelle qui voulaient enrayer Ie fleau de l'emigration

vers les etats americains en 1884, les premiers colons
s'etablissent a Saint-Gerard-de-Montarville. La foret et

Ie bon potentiel des terres les incitent a choisir ce coin de
pays. Consideree comme une des plus belles regions agricoles de la
province, on y retrouve une flore tres variee qui pousse dans des sols
genereux de terre argileuse; ces riches terres rendent au centuple les
fruits et les grains necessaires a la vie du colon nouveUement installe.
L'extrait d'un article signe par les delegues de la Societe de colonisation
Montarville, paru Ie 4 octobre 1884 dans Ie journal «La Minerve », en
etablit la veracite :

«NoUJ, .I0UJ,flgIW, m.emhre.J {)e fa Societe {)e coloni.lation Montarllille,

allOIl.l l'i.lili le.J terraill.l (Ju canton {)e Ki4mika re"erlli.f a Iwtre .loculi

et llOUJ .I0mnle.J heltreux (Je {)icfarer qu.e le Jol {)e ce canton, qui e.Jt

geniralement (Je terre frallche, legere et mime (Je terre gricle {)an.l

heau.eoltp (J'enJroit.J et .IalLJ roche.l en gineral, e.lt tre.l propre a la

culture {)e tou.te.l Jorte.l {)e grain", et ()e qluzlili clllperieure pour la

culture {)e.J legUnlecl et tilel'age (Ju hitai!. Ce .101 e.Jt generalement um~

facile a {)ifricher. L'herhe croll en acl.lez gran{)e ahon{)ance pour

nourrir le.l animaux qui clont 11ece'clclaire./ aux cololl<l {)e.l Ie

comm.em:ement {)u (Jejril:hement. NOUJ trOUl'OlU qu.e fa {)e.Jcription qu.e

M. Berwlt nOll.<l en a (JoJUue (Jan.J cion rapport e.Jt hiell au-{)e.JcloUJ de fa
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rialiti. D'apred Ued reMeignementd certaind, cette rigion J'itenu

jlldqU'a doixante milled Jill' La Liellre et a quarante milled Jill' la

riJ·iere Kiamilca.

Deux u'entre IIOUJ, qui ont lIl~iti plUJuur./ canton<f ue I'&t, uicLarent

qu.e Ie canton Ue Kiamika, malgri Ued accwenu (Je terrain inhirentJ a
wute terre oe nwntagne, edt encore bien Jupirieur a tout ce qU'i/4 ont

lIU de plJu beau dall.! cette partu de fa prollince. NOIu allOlld choui (Jed

loti pour IZOild et no./ amid, et IlOUJ (JiJonJ ell tOllle Jinciriti Ii ceux qui

oi.Jirent prendre ded terred pour ell.X Oil. leurd enfant.; ql{'i/4 lie pellllent

mieux faire que de chouir ded loti oalz.J ce cantoll ou leJ canton./

lIouin.!.

Montrial octobre 1884.
Signet JOdeph Daigneau.

Frallfou Robert

JOJeph Guerin

Belljam/~nCadieu.:r."

Le depute PB. Benoit reconnait I'agriculture comme un moteur
essentiel de l'economie. Ainsi, dans un article paru dans un journal en
1884, iI dit:

«N'edt~ilpa.J jlute que Ie goulIcrnem.ent fe'{)iral qni a tant fait pOllr

ameliorer !eJ routed conunercialed, tow-ne ded regardd lieI'd fa cladJe

agricole et lui parfage ded OOIz.J, parce qll 'en fin oe compte, elle edt la

bade La pll{J dolioe de la prOdpiriti du paYd?"

Le developpement de la colonisation agricole ne se fera pas sans
heurts avec les compagnies forestieres qui vOlent d'un ceil reprobateur
l'etablissement de colons en bordure des rivieres. Le remplacement de la
Foret par des terres cultivees ne leur plaIt guere.

Les marchands de bois sont, a cette epoque, les seuls ma'ltres
d'ceuvre dans nos fon~ts, Ie gouvernement Ivlousseau leur ayant accorde
de gigantesques reserves forestieres, Avec les politiques gouverne
mentales en vigueur, les compagnies forestieres detiennent Ie monopole
sur la Foret au detriment des colons qui tenteront de defricher quelques
arpents de terre pour les cultiver. Souvent des conflits surgiront entre
ces defricheurs et les marchands de bois.

Voici l'extrait d'une lettre de M. P.B. Benoit parue dans Ie
journal La Minerve, Ie samedi 17 novembre 1888.
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«Une couple de journallx reprodlluent un entre/ilet (}'un M. Stewart

me mettant en caUJe all .lUjet d&J travaux public.J .Jill' La riviere dll

Lievre etl1884~85.

Le publu aimerait a coruzattre ce nOlll'eall TitUJ Oal&! 'lui incrimine

tout Ie monde, a droite et agalU:he. Quan() vOUJ conna£trez C&J nwtif.J,

vOUJ "OUd expliquerez .Ja rage contre toUJ cellX, .Jiu-tOut le.J canadiefkl

jrallfau pouvant lui tenir tete, qui o.Jent pinetrer (}afkl .Ja riviere. Car

pr~ (}e La riviere du Lievre, .Jur un parcourJ de cent cinquante nulle.J

Jur plu.Jieur.J mille.J de largeur, une province edt en partie .Jon

domaine, dOllt il exploite Ie hou et (}ont il voudrait alLJ.Ji exploiter le.J

mine.J, controler le.J cIJemi.n.J, etc.

Ce nWlklletU- a .Juccldi allf. Jam.eJ Maclaren qui y a jait.Jlx milliolkl

de pt·adtre.J. Lui aU.JJi "oudrait y jaire .Jon petit magot a .JOll tour.

Sur le.J hord.J (}e La riviere .Jont icbelonnied le.J mauolkl de.J bahitant.f,

dont La principale occupation e.lt (}e jaire chantier pour tai. Le.i jerm.eJ

du jaueur de hou, <Iituie.! de dutance en (}i.Jtanee, .JOllt autant (}e

magadiil.J OU J'approl'i.Jionnent le.J bahitant.f de La Lievre.

Pour vOUJ donner lUte idle du poul'oir (}e ce MOfklieur .Jur Ce.l pauvre.i

gen.J, {'uJ! d'entre eux m'a rapporti qu,'un jour, qUClqU'tul avait jait

Jigner UlU requite demandant La dimu.Jion, je ne Jaw pour quelle

cau.le, de {'agent (}eJ terre.J (}e la Liel'rc. De.J que M. Stewart eut

cOIUUli.JJance de La choJe, it circuLa lui-mime une re'luete contraire

'l'l-'il jit Jlgner par toUJ ceux qui avaiellt Jigtze La premiere. Pad un

.Jeul n'o.Ja rejUJer, et pour cau.Je.

Potu'quoi ce heau ule de La part de iJiI. Stewart" en javeUi' d'lUl agent

deJ terreJ (}e La Couronne, ayant La JU/'l'eillance de Je.I limite.J, de.J

mUted et (}e Jon hou de .Jciage/ MyJtere.»

Les colons representent egalement pour Ies compagnies

forestieres une main d'ceuvre a bon marche. Engage comme bucheron
durant la saison hivernale, Ie colon va chercher les gages necessaires afin

de s'assurer un revenu complementaire pour la sUMe de sa famille.

LA VIE DU COLON
Les differents produits recoltes des terres fertiles 10ng1:emps vantees par

Ie cure Labelle permettent generalement au colon de se suffire a lui
meme, c'est ce que I'on appelle l'agriculture vivriere.

406 I C HAP I T R E 7



Pour en arriver a ces fins, Ie travail est ardu et exigeant. Les

taches que Ie colon doit accomplir sont teIlement variees qu'il doit

s'improviser charpentier, menuisier, bucheron, forgeron, cordonnier...
Trente-six metiers, trente-slx miseres ~ Ne possedant pas les ressources

materielles necessaires, iJ doit user d'ingeniosite pour effectuer certains
travaux pour ameJiorer son etablissement. II sera teUement occupe qu'il

y aura peu de temps pour Ie repos et les loisirs.
Par billet de location, il prendra possession d'un lopin de terre

pour lequel il aura paye une somme de trente cents l'acre au gouver
nement, tout en respectant certaines conditions. Loctroi d'un lot se fait

gratuitement si la famine du colon est nombreuse. C'est ainsi que Noe
Touchette et son epouse Celina Forget, avec leurs douze enfants,
obtiennent gratuitement, en 1893) la partie ouest des lots 11 et 14 dans Ie

rang 5.
Avant de se [Dcer definitivement, Ie colon aura pris soin de bien

examiner Ie lot sur lequel il s'etabJira avec sa famille. Apres avoir pris
possession du lot, il doit, entre autres, dans les dix-huit mois de la date
d'achat, construire une maison habitable d'une grandeur minimale de

seize pieds par vingt qu'il occupera, de fa~on permanente, jusqu'a
I'emission des lettres patentes, cinq annees plus tard. De fa~on generale,

les maisons sont construites en pieces sur pieces et recouvertes de
planches. On peut y retrouver une cuisine d'ete OU les membres de la

famille demenagent a la fin du printemps pour y vivre tout I'ete. Le
hangar a bois construit a proximite permettra d'emmagasiner les vingt
cinq a trente cordes de bois necessaires pour passer I'hiver.

Au cours des cinq premieres annees, il doit defricher et mettre en
culture, en prevision d'une recolte profitable, un bloc d'au moins quinze
acres, soit un minimum de trois acres et un maximum de cinq acres par
annee. Au terme de ces cioq annees, il doit posseder une grange d'au
moins vingt pieds sur vingt-cinq ainsi qu'une Hable d'une dimension
minimale de quinze pieds sur vingt. Modestement, Ie cultivateur ne
construira qu'une seule grange-etable de grande superficie, les animaux
y sejournant environ six ou sept mois durant I'annee. Ainsi, iJ pourra
loger Je cheptel et Ie fourrage sera entrepose dans un seul batiment. On
emmagasine done dans la grange toute la nourriture sous forme d'herbes
indispensables a l'alimentation des animaux. Un bon cheval de trait
absorbe trois cents baJles de foin et vingt-cinq minots d'avoine. Le
cheval est indispensable pour la confection du bois de chauffage, les
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DE RETOUR DES CHAMPS AVEC LES CHEVAUX ET
UN ROULEAU DE FER.

CHAPITRE 7408 I

labours, Ie hersage, les semailles, les recoltes. Avec les hommes, il monte
au chan tier. On l'attelle pour la moindre sortie; messe du dimanche,
guignolee, mardi gras, veilJee chez Ie voisin ... visite de paroisse du cure
ou pour alier porter Ie « viatique ». Il tire la caleche des nouveaux maries
ou Ie «chariot du dernier repos ». Il est la fierte de ses proprietaires lors
des courses de chevaux. Jamais on ne tue un jeune cheval, a moins qu'il
ne soit malade.

L'hiver tire en longueur et ce n'est pas avant la fin du mois d'avril
et au debut de mai que Ie colon peut s'aventurer dans Ie champ pour y
travailler la terre. 11 faudra attendre encore quelque temps pour pouvoir
executer les travaux d'epierrage. Entre-temps, les clotures de perche qui
se sont effondrees sous Ie poids de la neige sont remises en etat avant de
sortir les animaux de I'Hable. Le printemps, c'est egalement la naissance
des animaux. Vers la fin du mois de mai, les animaux, fous de joie,
sortent des etables. Au debut de juin, Ie cheptel a parfois double. On
gardera les plus beaux veaux, les plus beaux cochons, Ie reste etant
destine ala boucherie.

Aussitot que les conditions Ie permettent, une tache penible et
ereintante attend Ie colon: l'epierrage des terres labourees l'automne
precedent.

Par la suite se succederont une serie de travaux qu'il devra
effectuer en temps opportun au coors de l'ete etant a la merci de la tem
perature. Des que Ie sol se rechauffe, a l'aide de la herse a dents de bois
ou de fer tin~e par son boeuf ou son cheval, il brise Ie labour jusqu'a ce
que la terre soit emiettee, legere et souple, prete a recevoir les semences.
Repandant les graines de semence a la volee, l'habitant parcourt Ie
champ avec un sac de toile accroche au cou, drape sous un bras. II s'em

presse ensuite de recouvrir ses semences a
I'aide d'une herse a dents qu'il passera
legerement. II compactera Ie sol a l'aide
d'un rouleau de bois, s'en remettant par la
suite aDieu et a la nature pour que tes
travaux effectues portent fruit. II faudra
beaucoup de chaleur et d'humidite; Ie sol
etant sablonneux par endroits, les periodes
de secheresse sont a redouter.

Les s igne s ann one ia teu rs de l'ete
apparaissent; les bourgeons eclatent, les
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arbres se couvrent de feuilles et de fleurs. I.es journees allongent et
passent rapidement. Les paturages s'etoffent d'une verdure edatante
tandis que Ie mil et Ie trefle poussent abondamment dans les prairies: Ie
temps des foins approche.

Au debut du sieck Ies habitants ne possedent pas de faucheuse
mecanique; ils doivent couper Ie foin a la faux. II faut prevoir plusieurs
semaines. Le colon est a la merci des caprices de la temperature, scm
tant Ie ciel a la recherche de signes lui permettant de savoir quel temps il
fera; la forme des nuages, la qualite de I'echo, Ie vol des oiseaux sont
autant de signes qui lui permettent de prevoir Ie temps qu'il fera au

cours des prochaines journees.

Lorsque ces signes laissent presager deux: a trois jours de beau
temps, a I'aide de sa faux qu'il aura aiguisee avec une pierre, il abat la
quantite de foin qu'il peut entrer dans sa grange dans une journee. I.e
lendemain, Ie foin est fane, retourne pour faire
secher a l'aide d'une fourche et, par la suite,

dispose en ondins a l'aide d'un large rateau a
dents de bois. I.e colon est aide de sa femme, de
ses enfants, de ses parents et amis. Lorsque Ie
foin est sec, on Ie charge sur une charrette tiree
par un breuf ou un cheval et les enfants Ie
foulent en sautant. On Ie decharge a la grange a
l'aide d'une fourche.

Ces taches execu tees sous un soleil ar- UN CHARGEMENT DE FOIN,

dent sont epuisantes, mais compensees par u ne recolte de foin abon
dante qui assurera la survie du troupeau. I.es enfants, par leurs ebats et
leurs cns de joie, font oublier ces durs labeurs.

U ne fois ces travaux termines,

I'habitant doit songer a ses moissons. Des

la fin du mois d'aout ou au debut du mois

de septembre debutent les recoltes, tout

dependant si les semences etaient hatives

ou tardives. Lorsque l'orge, l'avoine, Ie

seigle et Ie ble sont murs, les tiges sont

coupees a l'aide d'une faucille ou a la faux.

Les epis sont epandus de fac;on a former ADROITE DU CHEMIN, DES GERBES RASSEMBLEES EN

des rang'S paralleles qu'on laisse jaunir QUINTAUX.



jusqu'a. quinze jours, en fait jusqu'a. ce que les cereales, avoine, ble,

soient seches et legeres. On en fait alors des gerbes qu'on lie avec une

tresse de paille. Les gerbes sont ensuite redressees et rassemblees en

quintaux pour que la brise les penetre et les seche davantage avant

d'etre chargees sur une charrette et transportees jusqu'a. la grange.

Les cereales sont battues au fleau; on separe Ie grain de la balle
en Ie vannant. Cette recolte, dont dependait la survie de la famille, etait

entreposee dans une serie de carres amenages au grenier de la maison ou
encore dans un batiment reserve a cet effet, « la grainerie ». Plus tard, ces
travaux se realiseront grace a. un « moulin a battre » qu'actionne un beeuf
ou un cheval. Cette operation, comme beaucoup d'autres, necessite
beaucoup de main d'eeuvre et donne l'occasion de faire des corvees. On
"battait» tan tot dans une ferme, tantot dans une autre. L'habitant
collabore ainsi avec ses voisins en echangeant du temps. Ils s'entraident a
tour de role, que ce soit pour les travaux a. realiser dans les champs ou
pour la construction de nouveaux batiments de ferme.

La fin des moissons se termine un peu avant l'arrivee de
l'automne. Debutent alors les travaux de labours puisqu'iJ faut penser a
l'annee prochaine. Se mefiant des pluies qui rendront la terre detrempee
et des gels hatiIs, a I'aide d'une charrue simple tin~e par un chevaL ou par
un ou deux beeufs, iJ tracera un sillon a. la fois. Cette tache se complique
si Ie sol est rocailleux, car iJ doit souvent arreter son attelage pour enlever
les roches. Ces travaux acheves, iJ doit faire de la terre neuve. Les grands
arbres sont abattus a. la hache et tronc;onnes en billots. Les aulnes soot

coupes ou simplement deracines en creusant Ie sol. Les petites souches
des arbres soot arrachees a. I'aide de leviers de bois, tandis que les plus
grosses sont extirpees du sol a I'aide d'un beeuf ou d'un chevaL apres en
avoir coupe les racines a. la hache. Au siecle dernier, chaque habitant
consacrait deux a trois semaines par annee a faire de la terre neuve.

Ala 60 de l'automne, on entre les ,animaux d,ans l'etable. Des que

Ie froid persiste, c'est Ie temps des boucheries : porc, veau, poules ...

A peine les travaux de la terre sont-iJs acheves que l'habitant doit
aller faire Ie bois necessaire pour Ie chauffage et pour la construction de
batiments de fenne. Certains devront partir au chantier avec les enfants
les plus ages afin d'aller chercher un revenu d'appoint. Leur sejour en
Foret durera parfois de cinq a six mois.

C'est ainsi que les travaux se succederont d'annee en aonee.
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LES TRAVAUX A LA FERME - LES MOYENS O'HIER

LE FAUCHAGE.

LE TEMPS DES RECOLTES. UN MOULIN A. BATTRE

ACTIONNE PAR UN ENGIN STATIONNAIRE VERS 1938.

LA RENTREE DU FOIN CHEZ JOSEPH GRATTON.

LES LABOURS.

LA MOISSON.
LA RECOLTE DES POMMES DE TERRE. L'ARRACHE
PATATES DE ADRIEN FILION, VERS 1930.
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LA LUTIE CONTRE LES INSECTES.

LA FEMME COLOl\TISATRICE
Le femme du colon n 'hesite pas aprendre part aux activites et travaux a
effectuer it la ferme.

Aux taches domestiques qu'elle doit accomplir s'ajoutera sa
collaboration aux travaux a l'etable pour la traite des vaches et le soin
du betail, aux travaux des champs, surtout dans la periode des foins et
des nkoltes. Son implication permet aux hommes de se consacrer
davantage aux autres travaux de la ferme tels les semences, labours,
defrichements, terre neuve, construction de batiments...
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Aline Gratton, 1996.

«NottJ n.'itiollJ pa.J richeJ. It fallait ramaMer {)eJ framboiJeJ, leJ

vell{)re Ie cloir pour amaclJer {)e targellt pour /habiller pour leJ

ckuJeJ...
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Au printemps, les hommes preparent un
grand emplacement pour Ie potager. Aussitot que
Ie temps Ie permet, la femme met en terre les

graines qui germineront quelques jours plus tard.
On y cultive les pommes de terre, les carottes, les
navets, les bette raves, les feves, Ie ble d'Inde, la
laitue, les radis, .. Elle devra voir au desherbage
du jardin af'in d'eviter que les mauvaises herbes
n'envahissent la n~colte.

Egalement au printemps, on fabrique Ie
savon avec les restes de gras accumules durant la
saison hivernale. Les ingredients necessaires a la
fabrication du savon sont, bien sur, Ie gras, reau,
la resine, Ie sel et tlnalement Ie lessi, obtenu en MME DAIGNEAULT S'AFFAIRANT A FAIRE DU PAIN,

repandant de l'eau chaude sur de la cendre de VERS 1915.

bois. On entrepose ensuite les reserves qui doivent durer toute l'annee.
Au cours de la saison estivale, les travaux domestiques passent

au second rang. Elle doit participer aux travaux dans les cbamps,
entretenir Ie potager, faire la cueillette des petits fruits pour en faire les
gelees et les contltures de fraises, de framboises et de bleuets.

Avec l'arrivee du mois de septembre, c'est la cueillette des
pommes, la n~colte des pommes de terre, des legumes du potager, avant
que ne surviennent les premieres gelees. Ensuite, la preparation des

conserves occuperont la femme pendant quelques semaines.
Aussitot que Ie froid s'installe, c'est Ie temps des boucheries; on

prepare la nourriture en prevision des fetes et de l'hiver. C'est une
periode de grande febrilite. Dans chacune des maisons, on prepare des
plats gastronomiques qu'on servira a toute la maisonnee et aux invites:
boudins, saucisses, cretons, homage de tete, ragouts de pattes,
tourtieres ... On salera Ie lard et on entreposera les quartiers de breuf et
de pore dans un garde-manger de fortune, habituellement la cuisine
d'ete desertee pendant l'hiver. Le froid permet la conservation des



aliments sans danger. Certains enfouiront la viande et les aliments dans
les carrt~s a grains.

En plus de boulanger, les femmes confectionnent tous les
vetements de la famille, couvertures, nappes, serviettes: tout se fabrique
a la maison. Filer la laine, tisser, coudre, tricoter sont autant d'autres
taches que doit effectuer la femme colonisatrice.

L'AGRICULTURE DEPUIS
LE DEBUT DU SIECLE

La reussite de l'economie agricole repose, a cette epoque, sur l'entraide
entre les colons. Pendant plusieurs annees, ['agriculture vivriere
subsistera. Le surplus de lait produit sur les fermes est vendu aux

. habitants du village et ala tromagerie de Napoleon Charrette etablie sur
Ie sixieme rang, a la sortie du pont couvert du viUage, en bordure de la
riviere Kiamika; cette fromagerie existe depuis 1899.

En 1901, on peut compter a Saint-Gerard-de-Montarville une
chapelle, une scierie, un moulin a tarine, une forge, deux magasins, un
hotel et une fromagerie.

En juillet 1901, I'Honorable Lomer Gouin, ministre de la
Colonisation, et une delegation visitent, comme nous l'avons deja dit, les
regions de Labelle, du Nominingue, de la Kiamika et de la Lievre. Le
trajet s'est fait en train jusqu'a Labelle et Ie reste du voyage devait se
faire en voiture, en canot et en «steamboats ».

La delegation quitte Nominingue Ie 24 juillet au matin pour se
rendre a la Ferme-Rouge sur la Lievre en passant par Ie chemin
Chapleau, en voiture. Apres avoir fait un arret au Poste Maille a la
pointe du lac Pie IX, les visiteurs reprennent leur route vers la Lievre
sur un chemin rocailleux, en pleine foret.

A Kiamika, Ie cure J. A. Lemonde avec tous ses paroissiens
accueilJent le ministre Gouin et en profite pour reclamer Ie chemin de
fer, pour se plaindre de la loi qui enleve Ie bois au colon et pour
demander des ecoles.

La prochaine etape du voyage est la Ferme-Rouge. Pour y
acceder, les voyageurs doivent traverser la riviere de la Lievre sur un
bac a cable. A cet endroit, les colons demandent au ministre la
construction d'un pont. Le transport par Ie bac coute alors 50 cents par
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trajet et est Je seul moyen de communication pour toute la contree. Un
trajet aller-retour coiite la somme de un dollar, ce que Ie colon jug'e tres
excessif. Le ministre Gouin prendra en consideration cette revendication
et s'engage, si les colons veulent fournir Ie bois necessaire, a obtenir du
gouvernement que ce dernier paie la main-d'ceuvre. Les travaux de
construction des ponts couverts de la Ferme-Rouge debuteront deux
annees plus tard.

Ces voyages etaient organises chaque annee par la Societe de
colonisation et de rapatriement de Montreal. Ils avaient pour but de
sensibiliser les hommes publics et les journalistes a la colonisation, les
mettant a meme de constater les resultats obtenus et leur permettant de
se rendre compte des besoins des regions sur lesquelles on cherchait a
attirer les colons.

iE CERCLE AGRlCOLE DE K1AMlKA

L'icollom,e agricole 1415

Afm d'aider les colons et pour les

soutenir dans leur metier d'agri
culteur, Ie clerge lance l'idee de

former des cercles agricoles. Deja
en 1906, a Kiamika, Ie Cercle

agricole est forme sous la presi-

dence du cure J. A. Lemonde. UNEANNONCEPARUE DANS LEMEMORANDUM

Pendan t quelque six decennies, Ie NO 1 DU CURE J. A. LEMONDEEN 1906.

cercle apportera un soutien precieux aux agriculteurs. En plus des

reunions auxquelles prennent part les colons, des conf'erenciers viennent
les conseiller sur les differentes techniques en agriculture. Le Cercle

acquiert aussi certaines machineries pour Ie compte de ses membres. Les

agriculteurs peuvent emprunter, en temps opportun, crible a main, deux
lieuses able d'Inde, epandeur a chaux. Le Cercle possedait egalement
un planteur a patates. Cette machine necessitant une attention particu

liere, ce sont Emile Filion, Napoleon Gratton et, plus tard. son fils
Lucien qui se rendront chez les cultivateurs pour y semer les patates. En

1955, Ie Cercle compte une soixantaine de membres.



RESOLUTION DU 18 NOVEMBRE 1955 DU CERCLE AGRICOLE DE KIAMIKA.

Le Cercle agricole de Kiamika mettra fin a ses activites vers
l'annee 1965.

LA. COOPERATIVE DES COLONS DU NORD
Au cours du premier trimestre de l'annee 1906, la Cooperative des Colons
du Nord est constituee. Le siege principal de ses operations est situe au
village de Nominingue. Le territoire qu'elle couvre s'etend de Sainte
Agathe exclusivement aux paroisses et missions situees dans les vallees
des rivieres du Nord, Rouge et de la Lievre. Ses principaux objectifs sont
de promouvoir les inten~ts generaux de Ja colonisation dans Ie nord-ouest
de MontreaL de favoriser l'etude et la pratique de l'agriculture, de
l'industrie laitiere et de tout ce qui peut aider Ie colon a vivre chez Jui, et
aussi, de soutenir Ie colon dans ses revendications. Josephat Touchette,
alors maire de la municipalite du canton de Kiamika, est nomme sur Ie
premier comite de regie de la Societe et Edouard Foisy est l'un des six
directeurs. Quelques mois avant la fin de l'annee 1906, .M.M. Foisy et
Touchette demissionnent reprochant ala Cooperative de ne pas suivre son
programme et de negliger la region de Kiamika et de la Lievre.

K 11 octobre 1906.....La Pre.fJe a annond UJle JCirMion au Jein oe fa « Coopirative
Oe.f Co!.on.! ou NoriJ» iJont Ie Jiege Jocial itait aNominingue al'ec comme organe
«L'Ao,,; Oil CO!.oIl» journal hehiJomaiJaire, une piaJtre> par an. Le 6octohre 1906
Dom Andre fJ10uttet c.r.i.e. Jupirieur> cure et prbUJml expliqlle leJ jail:J a Mgr
DuhameL D'apreJ lui M.M. CaiJieux cure iJe Ferme-Neuve et Ginier, cure iJu
RapiiJe oe l'Origllal om elltrami avee eux iJan.! leur iJimiMum leJ iJirecfeurJ iJe
Kiamika moinJ M. LemoniJe, cure iJe Saint~Giraro-iJe-Montarville ... LeJ
iJimiMwlUlaire.J reproehellt a fa cooperative .. 10 ne pad Jluvre JOll progranune;
20 lzegliger fa regwn Kiamika - fa Lievre. »
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Aller Retour Dist. miUes

$ 1,05 $ 1,65 63
[,20 1,80
1,25 1,90
1,30 1,95 77
1,45 2,20 85
1,60 2,40 93
l.70 2,55 100
l.80 2,70 117
[,90 2,85 123
1,95 2,96
2.10 3,15
1,90 2,85 127
2.25 3,40 134
2,40 3,60 142
2,50 3.75 149
2,65 4,00 158
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L'ARRIVEE DU CHEMIN DE FER
Depuis quelques annees, Jes colons ont un surplus de denrees qu'ils
voudraient vendre aiJleurs. Ce qui manque pour Ia mise en marche des
produits agricoles locaux, c'est la presence de bonnes voies carrossables et
du chemin de fer. C'est ainsi qu'en fevrier 1906, Ie cure J. A. Lemonde et
Joseph Guerin feront partie de la delegation qui se rendra a Quebec pour
y discuter en priorite du prolongement du chemin de fer. La compagnie
Canadien Pacifique demande un delai pour Ja construction de la ligne du
chemin de fer du Nominingue au Rapide-de-l'Orignal. Le 27 decembre
1906, la municipalite du canton de Kiamika s'opposera ace qu'on retarde
les travaux de construction du chemin de fer a cause des incidences
nefastes sur la colonisation, l'industrie lairiere et I'elevage des animaux de
la region. Cette requete, adressee a MlVL Bourassa et Gendron, les prie
d'user de toute leur influence aupres des gouvernements federal et
provincial pour que ce delai soit refuse. Le chemin de fer reliera
finalement Lac-Nominingue a Mont-Laurier en 1909. En plus de donner
naissance a l'industrie touristique et d'aider l'industrie forestiere, ce
moyen de transport sera benefique pour la survie des colons, leur
permettant finalement d'offrir leurs produits a J'exterieur de la region. De
nouvelles entreprises agricoJes locales verront Ie jour, assurant un
developpement economique accru. La regi.on peut desormais accueilEr des'
colons en provenance des Laurentides, de Ja grande region de Montreal et
de I'Outaouais.

TARIF EN FAVEUR DES COLONS
Transport des voyageurs (Par Ie chemin defer Canadien ()u Paet/ique)

De Montreal a:
Sainte-Agathe .
Allard's j\1.jUs .
Laberge's Mills .
Saint-Faustin .
Saint-Jovil:e .
Conception ..
Labelle .
Maeaza .
L'Annoneiation ..
Lacoste ..
Nominingue .
Loranger .
Hebert ..
0lmpeau .
Routhier .
Duhamel .



Leo enfantd Je dix aJouze aiM ont Jroit aun Jemi-6illet.

De Montreal a Duhamel et led dtatwlld intermlJiaired) if edt accorJi
au:x; COl.olM Ie traJMport gratult Je 150 li"ru de 6agage par aJulte et 75
li"ru par en/ant porteur d'un demi·6illet. Ded talt.-\: proportwnne& dont
aUddi aCCOrJed apartir d'OUawa) Trold-Ri"iered) Saint-Guillaume,
Sher6rooke, DrummDnd"ifle et led dtatwrLJ interme'Jiaire.J.

TRANSPORT DES EPPETS DE MENAGE,
INSTRUMENTS ARATOlRES, ETC.

De Montreal a:
Sainre-Agarhe ..
ALlard's Mills ..
Laberge's Mills .
Saint-Faustin ..
Saint-Jovite .
Conception ..
Labelle .
Macaza ..
L'Annonciation .
Lacoste .
Nominingue .
Loranger ..
Hebert ..
Campeau .
Routhier ..
Duhamel .

1001bs.

$ 0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0.15
0,J5
0,20
0,20
0.20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

Cbars

$ 15,00
15,00
15.00
15,00
15,00
15,00
15.00
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50

RlJuctwnd proportwnnclled a partir J'OUawa) Trou-RilJured, Saint
Guillaume) Sher6rooke) DrummonJ"ille et l.ed dtatwru intermlJiairu.

Le tral7dport Jed "acIJed laitieru, moitiiprix au wagon.

Le boid de corJe) .lUI' Ie march! Je Montreal, 5 ctd led J00 11M.

La Ji4tancc Je Montreal aDuhamel edt Je 158 millu.

Pour binejicier ded tarifd ci-JeddllJ, if dliffit de /aJredder a jJ1. L.-E.
Carufel) agent de colonuatwn) 82, rue Saint-Antoine, aMontreal, ou
au mini4tere de la Col.oni4atwn, ded Mined et dN Pfcheried, aQ;d6ec.

Le Guide pour Ie Colon 1910-11.
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LES FROMAGERIES

LA FROMAGERlE DE NAPOLEON CHARETTE

Des les debuts de la municipalite. on compte deux fromageries. La
premiere, propriete de Napoleon Charette, est situee sur Je sixieme rang.
a la sortie du pont couvert; elle ouvre ses portes vers 1899. E. Delorimier,
en 1907, en est Ie fabrican t.

LA SOCIETE DE FABRICATION DE BEURRE ET DE FROMAGE

DE SAINT-GERARD-DE-MONTARVlLLE

En 1882. Ie gouvernement quebecois, dans une optique d'ameliorer la
qualite des produits fonde la Societe d'industrie laitiere de la province de
Quebec. Au cours de la meme an nee, la Loi relative a la Societe de
fabrication de beurre et de fromage est adoptee. Sept annees plus tard.
les syndicats de fabrique sont formes et se voient dans ]'obligation de
recevoir Ja visite d'un inspecteur pour assurer la qualite des produits, et
ce, a leurs charges. Ce n'est qu'a partir de 1891 que ces frais seront
assumes par le gouvernement. A partir de 1892, une prime est versee aux
agricuJteurs qui produisent du lait au cours des mois de novembre a
fevrier.
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RESOLUTION ADOPTEE lE 21 SEPTEMBRE 1910 PAR LES

DIREOEURS DE LA SOCIETE DE FABRICATION DE BEURRE ET DE

FROMAGE DE LA PAROISSE DE SAINT-MRARD-DE-MONTARVILlE.

La Societe de fabrication de
beurre et de fromage de Saint-Gerard
de-Montarville voit Ie jour vers 1910.
Les produits laitiers des colons seront
transformes localement. On y fabri
quera principalement du fromage. Le 22
septembre 1910, Pierre Lacasse vend a
cette societe, pour la somme de 84 $, un
emplacement de dix miUe pieds carn~s

sur une partie du lot 18 dans Ie rang 6.
On retrouve alors ala presidence de cet
organisme Jos.ephat Touchette du can
ton de Kiamika, et J oseph-Edouard
Foisy du canton de Bouthillier agit a
titre de secretaire-tresorier. Pierre
Lacasse accorde egalement a La Societe
Ie droit d'effectuer les travaux neces
saires sur Ie terrain lui appartenant afin
de poser des tuyaux pour puiser de 1'eau
a la riviere. IJ nous a ete impossible de
retracer qui ont ete Ie ou les premiers
fromagers a y travailler. Cependant, ve
nu de Ripon vers 1915, Ubald Prevost
en sera Ie fromager pendant quelques
annees. M. Desfosses sera l'un, sinon le
dernier a y travailler. La Societe
terminera ses operations vers 1927.

Le 22 mai 1928, elle abandonne, a titre de dation en paiement, en
faveur de Joseph Brunet et Adrien Filion de qui elle avait emprunte des
sommes d'argent, Ie lot 18-B du rang 6 avec la batisse et les equipements
servant a l'exploitation de la beurrerie-fromagerie. En septembre de la
meme annee, David Bernier achete Ie tout et demenage a sa beurrerie de
Mont-Laurier les equipements servant a I'exploitation.

LA FABRJCATlON DU FROMAGE

Nos ancetres ont consomme en quantite du fromage sous forme de
fromage a la creme et de fromage de type « cheddar I).
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ALA SORTIE DU PONT, DU COTE DROIT, ON PEUT APERCEVOIR LA FROMAGERIE. AL'AVANT-PLAN, A
DROITE DU PONT, ON PEUT APERCEVOIR LES BATIMENTS DE EMILE DIOTTE ET DE EDOUARD SAINT-JEAN.

Le metier de fromager requ iert des connaissances acquises dans
une ecole d'agriculture ou encore faut-il avoir travaille comme apprenti
dans une fromagerie pour bien connaitre toutes les exigences du metier.
Le travail est saisonni.er; il debute aux premiers jours d'avril pour se
terminer a la Toussaint.

La fabrication du fromage de fabrique comporte douze etapes
soit: la reception du lait, l'addition de ferment, la mise en presure,

l'operation pre-coupage, Ie coupage du caiJle et sa cuisson, l'enlevement
du petit-Iait, l'egouttage et la salaison, la mise en presse, la fermentation

du fromage ou son affinement et Ie graissage des meules.
La journee du fromager commence tres tot. Des 6 heures du

matin et parfois plus tot, c'est l'aUumage de la bouiJloire. II faut que tout
soi.t pret pour la reception du lait, et d'un proprete capable de subir les
affres de l'ceil scrutateur de l'inspecteur qui peut s'amener sans preavis.
Ensuite, it rec;oit Ie lait de la traite de la veille au soir et celie du matin
dans des « canisses » ou des bidons de fer blanc. Le transport du lait doit
idealement etre realise avant 7 heures du matin, c'est-a-dire avant que Ie
solei! n'atteigne sa puissance optimale. Les fermiers se reunissent par
groupe de cinq ou six pour Ie transport du lait. On se sert du tombereau
ou de la charrette. Le mauvais etat des routes altere a I'occasion la
qualite du lait.
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Le fromager doit evaluer la qualite du lait; I'reil et Ie nez en eveiL
il surveille les mauvaises odeurs et verifie si Ie lait est trop liquide ou
trop epais. Puis c'est la pesee. Le lait se vend 1.25 $ Ie 100 livres dans les
annees 1930-1940. Suivent toutes les operations relatives a la fabrication
du fromage. 11 faut 100 livres de lait pour fabriquer 9 livres de fromage.
En 1922, une livre de fromage se vend approximativement 20 cents.

La journee du fromager est parfois tres longue, en particulier Ie
samedi car la coutume religieuse lui interdit de faire du fromage les
dimanches et les jours feries. En consequence, c'est tres tard Ie samedi
soir qu'il termine ses doubles operations puisque les fermiers lui
apportent la traite du samedi soir. Le lundi matin, trois traites sont
apportees, les deux du dimanche plus celle du lundi matin.

LA FABRlCATION DU BEURRE

En plus de la fabrication du fromage, Ie fromager fait Ie beurre. Bien
que beaucoup plus simple que la fabrication du fromage, celle du beurre
necessite les operations suivantes: reception de la creme, la pesee, la
prise d'echantillon pour determiner Ie pourcentage de matieres grasses,
la neutralisation, la pasteurisation, Ie refroidissement, Ie barattage,
l'extraction du lait de beurre, Ie salage, la mise en pain d'une livre et
I'entreposage.

Avec 100 livres de lait on produit 3 1/2 livres de beurre. En 1922,
Ie beurre se vend de 40 it 45 cents la livre, soit deux fois plus que Ie
fromage.

LA GIACIERE

Dans 1'etablissent on retrouve la glaciere. Construite avec des murs tres
epais, au moins de quatorze pouces, on remplit ces murs de bran de scie
pour J'isolation. La chambre froide est divisee en deux parties: un
compartiment ou 1'on garde la glace et l'autre partie pour Ie fromage ou
Ie beurre.

En hiver, on coupe sur la riviere de gros blocs de glace avec une
longue scie appelee godendard. On attend que la glace soit la plus
epaisse possible avant de la recueillir. Puis on remplit la glaciere de ces
blocs de glace qu'on s'empresse de recouvrir d'une bonne epaisseur de
bran de scie comme isolant, car la glace doit durer tout 1'ete. Un carreau
entre les deux coropartiments de la glaciere peut s'ouvrir it volonte pour
temperer l'autre partie.

422 I C HAP I T R E 7



LE LAITIER

« GUIDE POUR LE COLON»

LE "GUIDE POUR LE COLON
1910-11 ».

"Saint-Girard-de-i11olltarville, Ii 22 milled de Nominingue, Il 'edt

qu'a JLx mille.! dU cbemin de jer. On /y ren.d en Juivallt le chemin
Chapleau Ii traveN un terriloire de chaJJe et de piche uu:omparable,

ell tr&J grande partie occupie par ded cU4hJ importantc. C'eJt ttlle

paroiJde recemment organiJee bien que colonie de date aJJez

ancienlle. Sa population edt de 650 timed. Elle jait partie de<l
cantonJ Kiamika, Boutbillier et DUdley. Le Jol eJt partout
d'excellente qualite. <lurtout leJ partied arrOdee<l par leJ rivure.J
Kiamika et La Licvre. De..! pont.! <lUI' Ced deux ril'iereJ relient leJ

dijJ'erenle..! JectWflJ de cette paroi.Me. Saint-Gerard pOJJede ulle igll~'e

avec un cure ri.Jwellt, 4 magaJind, 3 hoteU, 4 icoleJ, 2 jromageriecJ,
5 c1cierie<l, 2 jorged, etc. Cenl jamil1ed poarraiellt d'y itablir encore

avantagelt..Jement Jar leJ rallgd 8) 9, 10, 11 et 12 de Kiamika. On
pelLt alt..JJi acheter deJ jerme.J itablieJ ou de bOIld lot.! de cololld. »
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On ne peut parler de production de lait sans faire etat d'un autre metier,
c'est-a.-dire celui de laitier qui, au village, passe Ie lait de porte en porte.

A l'epoque, il y a bien au village quelques familIes qui gardent
une vache qu'elles envoient au pacage aux alentours. Soir et matin, Ie
meme rituel: d'un pas lent et constant la vache est amenee pour la traite
et reconduite a. son lieu de paturage. Mais en general, les villageois
achetent Ie lait du laitier qui est ala fois producteur et Jivreur.

Au debut des annees '30 Ie lait se vend 4 cents Ia pinte et en 1940
les prix vont jusqu'a 12 cents la pinte.

Oscar Grenier, fermier residant tout pres du pont, fut certes le
laitier Ie plus connu a Kiamika. Au volant de son tracteur, Ie lait dans un
chariot, trois jours par semaine, il fait la livraison du lait.

En 1910, Ie ministere de la Colonisation, des Mines et
Pecheries publie un ,( Guide pour Ie colon 1910-11» pour Ia
region de Labelle. Ces guides, qui ont ete edites annuellement
depuis 1871, ont pu voir Ie jour grace a I'initiative du ministere de
l'Agriculture et de la Colonisation. On y Iouange Ie potentiel
agricole, touristique et forestier de la region arin d'attirer
de nouveaux colons. Su r la paroisse de Saint-Gerard-de
Montarville, on ecrit:



Voici, selon les recherches
effectuees, les differents
commerces et industries
presents a Saint-Gerard
de-Montarville, vers
l'annee 1907:

MAGASINS
• Napoleon Charette
• G_ A_ Dufour
• Pierre Lacasse
• Edouard Saint-Jean.

H6TELS
• Rodrigue Lacasse
• Philias Ouimet
• Edouard Sai.nt-Jean.
Ct.:l /'10teu ctalent tOUJ JitueJ da/l.1
Ie village.

BCOLES
• Ecole Bourassa pres de l'eglise

du village. ouverte en 1902.

• Ecole no 2 dans Ie 6e rang. sur
Ie lot 38 appartenant a Adrien
Filion. ouverte
en 1902.

• Ecole no 3 sur Ie lot 51 du 7e

rang, ouverte en 1905.
• Ecole no 4' pres des ponts de

Ferme-Rouge, ouverte en

1910.

FROMAGERIES
• Napoleon Charette operait une

fromagerie depuis 1899 sur Ie
lot 18 du rang 6.

• La Societe de Fabrication de
beurre et de fromage.

;-~. JuB PI ONN IE 1{ ....lit
[.flmi au G0bn]

Oi1.GANF. D'ACTTO:-l S<);::'AI.I': CATIDLlQUE r'~T

PA"RIO"f'!2lJD;.

Dleu ell mOo. Droit}
Pour IJotre J,<ot et IlOS ~oJl'e"ljl

Or'gane t1ltitr~ d~ la Coop!'ra/~'ve du Colons du
Nord.

U Jl jOtl rna.l ~El r)~Fen6e ~t d'(Jl·5a.ni~R.t.ion dca inte1t~L!l. du
pcnple.

~UJL Lf.8 1'RA9'/dLLP:UR5 (1E:.S Tnt-EO 'l:"J' 01:8 CAMPIIG'H~S.

Bt~hebdomadaiu:$' [.00 par atwte.
r\lbh~1'''' lB Coop~r&tive de Pulolio",l-.ion des Laurentide",

Fmedee Denault, II. II. R .
Dlre"cteur-gerant.

~olDlningne. 410('.

IUarf'han.b
P. Lo.<••ec N. Ch.rellO G. A. Dufour

F4.lrgeroll8
H. -Oriere O. D.vid

19'i'~DoiMier.

F_ B:s.il!ol1, A. TurcoV.e, P. M"ilJ~, J. P"quette, n. Potvin

Indo"trlf>18
V. Dufort A. Fo;.}' H. 'Poty;n. iiI. a. Po_.;n, ptrC

(JordOllnler: A. ft<>billaTd

Prop,;e"'i'" d.IA rrom.gen•. N. Ch.",t...,
F.hric&nt: :E. Delcrirnie!

UN EXTRAIT DU 2EMEMORANDUM DU

CURE J.A. LEMONDE EN 1907.

SCIERIES
• Victor Dufort, sur les lots 13, 14 et 15

du rang 6.
• A. Foisy
• Honore Poitevin (pere)
• Honore Poitevin (Gis)
• Pierre LacilSse
il1/11. Poilei,in -pere et/ilJ- pOJJeoent Ii ceNe epoqllt deux
moullnd, I'un etant con:Jtrult all "if/o.ge oe Kiami!ca ,:Ju.r la
rive '!Ilf)-ut oe la riviire Kiamilca et I'autre (//1. rlluJ,:}t'a1l

Frallf·ol".:J, Jar Ie lot 39 Oil ran.1} 7.

FORGES
• Henri Briere
• O. David.
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LES RETOMBEES

DE LA GUERRE 1914-1918
SUR L'AGRICULTURE

De nouveaux colons viendront s'etablir autour des

annees 1910-1920. L'economie agricole sera
principalement axee sur la production laitiere.

La premiere grande guerre mondiale

survint en 1914. La Grande-Bretagne s'y engagera
et Ie gouvernement federal de Robert Borden fait
appd au volontariat des canadiens pour l'enro
lement. Le 13 octobre 1917, Ie gouvernement
proclame un enrolement obligatoire au service

militaire pour tout canadien celibataire ou veuf
sans enfant age de 20 a 34 ans. La province de
Quebec est tenue de fournir 19447 recrues. Ceux
qui veulent rester au pays doivent signer leur
demande d' exemption. Ceux qui, sans raison

justifiable, negligent de se presenter pour servir, a
moins qu'une demande d'exemption n'ait ete faite,

sont par Ie fait meme coupables d'une contraven
tion pour laquelle ils sont passibJes d'un

emprisonnement de cinq ans avec travaux forces et
peuvent etre contraints de servir immediatement
dans Jes troupes expeditionnaires. Tout individu

qui tombait sous Ie coup de la loi militaire et qui, Ie
11 novembre 1917, n'avait demande ni a etre

exempte, ni a faire du service, etait considere
comme deserteur.

La guerre prendra fin a )'automne 1918.

Les soldats qui reviennent au pays amenent avec
eux la grippe espagnole. De septembre a decembre
1918, la grippe frappe 1/2 million de personnes au
Quebec, q uelque 14 000 y succomberont.

L'Icollomie

DfMANOE OlXEMPTION:. "i. ,.

·... .OU SERVICE. M'lITAIR~
1AR M' sOoliEn'El D'J:N1DtJ8'DR1E

".~~ POUR.~~S ..LJ!JI

. l<lAB~~ .DE .~.~

DE·J<mOJ\tAGE·DE LA. PROVIN·
" • ~ • I {

~:(J~ ,iDE. ,QV~E(J..:.. ," .
. eT-&IY>AlOLN'mIij!}.' 6. ~ .·A 1& der·,
nlere B~~nce dll Coml~ E.lkllUJ de
1a' 8{lc:l~t6 d1nduattle Le.\Uere de 1a
pl'&V\ncp. '1ft! .Qu6bec.' 1e1l/' eonlM6
r&~t8"'e~ 'Jes:relio!utJotU5: IIwvantea
op:t6W·&od<!~Vi,il,,~.."yunal;ll1D~~e:, I.' ....

"',' f·.(»~14~:lj.t. !lu,,~4'J:nd~~'¥l6f"!
U~re' ' ·t4'Ji,r~~C4IfM~~·d~"'~<4~·
tout'6,!f'preUllhill nke8sltl1,·' &tiLt' 1&
))eiorre 'et: fe rto·mi.8etff .'·J '.:'""~ (, , •..~ ..

"~"oCoD~ld~rahCq(j'un8mtlo·''d'otl\l.
Tte '. oo'lI1petent8! est Indlipentalble ~
,a.;:~~b~I~Mon·..~,()1l0mlqu6::·'·de· eel
proo'u1ts. &nm:e~.88; :,"', '. '.,

.. ",'lCollflldMant': liue c6tte ·!)Uluatr18
a'" !o·U.Tn I: jlUlqil'lcl" des 'ml1Uons de
llJv:ril;tl d$, ees :produltil' a'Ux," sold atll
j" • '.

dOlltre-m@,ri,! .: ..... " ....
: '~.n e<>lt'":t6s01 n : "'.' ".. .. . . ~ .

"Que la Sq.cI-~t~' d'IlJdustrte lal~
l.ere· de 18 p'rovince d9 Qu6bec de-,

lIlluid,e il.ux(autorlt6ll,mlllt,a,li'elll'ax~

emptlo'n' d.1(:~ervlce. -d~~:fa.brleal)tB
lie ~e~rr:e, et. 4e frolliage .~.t .de limn
pprentlt,. v:u· 1'1ndlBpeDB~bllite de
eur tra""II;'. ..

"Que Ill. dlti!' Soel~t~ recommande
aux' dlt ,flllb,i'lcantil -de ee pr'~entet

fo'rtement" solon 1~ iol mllltllfre et
Iii. at alora' ,dem!tnder 'leur exem,p
t10n . en bonDe et due torme pour
leur aVltnfage eomme pour I'lnt~r~t
du P~YIl".· . " .

(Vral cople) .
. Gustave tJoyer" pr~m.dent, .
o. ,E. Da1alre... secri>tatre.

N.B."'-Les . f8lbrlcantA pourront
~pporter avec eux com·me ~!00e JUB-
Iflc:a.t1ve leur perm Is, eertlflc~t oU
~lplOme et deman.(\er une- recom
PJandatlon. ,ll. leur. IDllpecteur de dl·
vllllon ou se talre a.ccompagner par
ul au 'beBoln.

LA PATRIE, LE JEUDI LE 8 NOVEMBRE 1917,
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L'APRES-GUERRE

LA FONDAT£ON DE l'UNION

CATHOLIQlJE DES CUlTIVATEURS
Apres cette premiere guerre mondiale qui prit fin en 1918. les agri
culteurs tentent de s'organiser. Laurent Barre, Noe Ponton et Firmin
Letourneau meneront une lutte au gouvernement Taschereau pour
etablir une grande association agricole. Le gouvernement liberal voit
d'un mauvais ceilI'implantation d'une telle association qui serait hors de
son contrale. A Quebec, les 1er et 2 octobre 1924, 2400 cultivateurs

participent au congres de fondation de I'Union Catholique des Cultiva
teurs -U.C.c.-. Une association professionneUe des cultivateurs est alors
fondee pour le Quebec. Laurent Barre est elu president. L'U nion
s'impliquera dans plusieurs dossiers: enseignement agricole, credit
agricole, commerce des produits agricoles, colonisation, voirie,
cooperation, taux du transport ferroviaire des produits agricoles, respect
du dimanche, transformation locale des ressources naturelles. Cette
association permet aux cuJtivateurs de lutter contre les forces
dominantes du marche agricole et forestier et les defend dans des causes
les opposant aux gouvernements.

Les hostilites entre Ie gouvernement et I'U.C.C. se poursuivront.
M. Joseph-Edouard Caron, alors ministre de l'Agriculture. suscite la
creation d'une autre association, la Cooperative Feden~e, qu'il place sous
sa dependance. L'U.C.C. qui a ouvert' un comptoir cooperatif et la
Cooperative Federee se livrent continuellement une lutte. Cette nvalite
n'inspire pas confiance aux cultivateurs et retardent les progres de
I'association agricole et aussi des cooperatives.

Afin d'informer les cultivateurs et la population sur les
developpements de I'industne agricole en 1929, I'U.C.C. publie « Terre
de chez-nous », une revue agricoJe fort appreciee du monde rural.

LES EFFETS DE LA CRISE DE 1929
La crise economique qui sevit a l'automne 1929, et qui durera pendant
plus de dL'( ans, touche Ie monde entier. Les agriculteurs seront ceux qui
s'en sortiront Ie plus aisement. beneficiant des produits que leur

procurent leurs terres.
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iE GOUVERNEMENT ET L'ECONOMIE AGRICOLE
Lorsque Ie gouvernement de l'Union nationale entre au pouvoir en
1936, Ie premier ministre Maurice Duplessis et Bona Dussault, ministre
de l'Agriculture, se fixent comme objectif d'enrayer la chicane qui
persiste entre l'U.C.C. et la Cooperative Federee. Ces deux organi
sations se reconcilieront. Abel Marion, president de I'U.C.C., et J.N.
Berard, president de la Cooperative Federee, signent une entente Ie 26
avril 1938 par laquelle la cooperative reconnalt l'U.C.C. comme la
grande association agricole; I'U.C.C. ferme son comptoir cooperatif
reconnaissant ainsi la Federee comme la grande cooperative agricole.

Un cercle de l'U.C.C. sera forme a Kiamika et sera remplace en
1952 par Ie Syndicat de I'U.C.C.. En 1955, Ie Syndicat compte soixante
membres. C'est a partir de l'annee 1946 ou 1947 que I'on assiste, au
niveau de la province, a la transformation des cercles en syndicats
professionnels incorpores. La Loi des producteurs agricoles rec;oit sa
sanction par l'Assemblee nationale Ie 31 mai 1972. On assiste alors ala
mutation de I'U.C.C. en l'Union des producteurs agricoles -U.P.A.- qui
amene une restructuration interne et la formation de syndicats de
gestion et de syndicats de releve agricole. En 1972, les syndicats locaux
des municipalites de Kiamika, Lac-du-Cerf, Val-Barrette, Lac-des
Ecorces et Mont-Laurier se regroupent pour former Ie Syndicat de
l'U.P.A. de la region de Mont-Laurier.

Plusieurs lois provinciales seront adoptees afin de soutenir
I'economie agricole, suite aux revendications des agriculteurs et de leur
« Union ». Devant I'echec du systeme national de credit agricole, la Loi
provinciale sur Ie credit agricole est adoptee en 1936. Cette loi vise a
consolider la famille rurale en maintenant des families sur les terres
agricoles, en facilitant I'achat des fermes par les fils de cultivateurs. Des
prets au taux de 2,5 % sont consentis aux cultivateurs en premiere
hypotheque jusqu'a concurrence de 75 % de la valeur de la ferme, et
sont remboursables en trente ou trente-neuf ans. En 1936, Ie
gouvernement met un credit de dix millions a la disposition du credit
agricole provincial; en 1939, Ie credit passe a trente-cinq millions,
augmentant toujours d'annee en annee. Egalement en 1936, l'Office du
credit agricole est cree et voit a ['administration de la loi.

En 1945, [e gouvernement Duplessis adopte la Loi sur l'electri
fication rurale a la grande satisfaction des agriculteurs. Egalement, au
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cours de cette periode, on note a Kiamika la presence de divers
organismes qui contribuent a I'amelioration des conditions de vie et qui
aident aux agriculteurs: Ie Cercle de l'U.C.C., Ie Cercle agricole, Ie
Cercle des jeunes agriculteurs, Ie Cercle Jeunesse agricole catholique.

De vastes superficies de terres sont trop humides pour y pra
tiquer l'agriculture, l'egouttement etant inexistant. Des travaux de
drainage auraient solutionne Ie probleme, mais les couts exorbitants de
ces travaux depassaient les moyens financiers de l'agriculteur. Afin
d'assurer une expansion de J'industrie agricole, Ie gouvernement ado pte,
en 1945, Ia loi favorisant Ie drainage des terres. Un credit d'un million
de dollars est ouvert pour tout Ie Quebec. L'annee suivante, deux
nouvelles lois ayant trait au drainage sont adoptees accordant un credit
de six millions. D'annee en annee, des sommes d'argent seront engagees

par Le gouvernement dans ce programme.

SYNDlCAT COOPERATIF AGRlCOLE DE I<IAMlKA

Desirant profiter des credits accordes par Ie programme mis de l'avant
par Ie gouvernement Duplessis, a Kiamika, Le cure Marcel Poissant
entreprendra des demarches pour creer un syndicat. Le 8 decembre

1945, quelques citoyens de Ia paroisse se reunissent afin de discuter des
moyens a prendre pour favoriser l'avancement economique de la
paroisse et de La municipalite. A I'issue de l'assemblee, taus sont d'accord
pour creer un syndicat.

Le 30 decembre suivant se tient I'assemblee de fondation. On
procede a la formation du « Syndicat cooperatif agricole de Kiamika ».

Quelque vingt-cinq membres assistent a cette assemblee generale. C'est
Ie premier syndicat cooperatif de travaux mecanises de la province de
Quebec. Des conseils d'administration et de surveillance sont crees.

On desire avant tout favoriser I'aide mutuelle, la solidarite,
I'avancement economique de la population de la paroisse et de la
municipalite. Des cercles d'etudes et des assemblees se tiennent pour
arriver a ces fins.

Un autre des objectifs que s'est fixe Ie Syndicat vise les
operations agricoles de production, de service d'achat, de vente ou de
location de to utes machines agricoles et de taus ]es terrains ou
immeubles necessaires a ses Fins.
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CONSEIL D'~ISTRATION

et
CONSEIL DE SURVEILLANCE

•
DU SYNDICAT COOPERATIF AGRICOLE DE KlAMIKA

•

Le 30 deoembre 1~5. it est propose par M. Ubald Prevost, ap
puye par ~. Moise St-Louis, et resolu a l'unanimite que les Messieurs dont
les ooms 8uivent soient n~es ~embres du Conse1l d'Administration et du Con~

s8il de Surveillance, o~e suit;

CONSiHL D'Al)HINISTAATION:

M. ~quila Pilon, president
M. Cyprian Laoasse, T.oe~presi~ent

H. ~ile Lachalne; d1reotaur
~. ROdrigue Goyer, directaur
~. J. E. St-Jean, ~irecteur

il, L~opold Suppere, soo'-berant

COMSEIL DE SURVEILLANCE,

M. J. A. Turgeon
M. Nep. ~orbet

~. Feroa~d Briere

LES CONSEILS D'ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE DU SYNDICAT COOPERATIF AGRlCOLE DE

KIAMIKA,

Seules les personnes exploitant une terre situee dans Ie territoire

de la paroisse ou de la municipaJite de Kiamika ainsi que les
corporations administratives du meme territoire peuvent devenir
societaires du Syndicat cooperatif agricole, en deboursant la somme de
50 $ pour obtenir une part.

En plus de fournir de nouveaux services aux agriculteurs, Ie
syndicat achete, vel'S 1947, un tracteur TD-14 -bulldozer- qui arrive par

train it Val-Barrette. Le bulldozer avait ete achete it Chicago par Ie cure
Marcel Poissant. Une vingtaine d'heures par agriculteur sont subven
tionnees par Ie gouvernement pour I'execution de travaux sur la terre.
Le taux pour la location de cette machinerie est de 6 $ de l'heure. Les
cultivateurs deboursent 4 $. la subvention s'eleve a 2 $ de l'heure. La
municipalite du canton de Kiamika requerra egalement les services du
bulldozer pour ['entretien d'hiver de ses chemins ~endant quelques
saisons. Les Joseph-Aime Turgeon, Gaston Nantel, Gerard Bezeau,
Germain Lacasse, M. l\1ichaudville et M. Plouffe de Lac-des-Ecorces en
seront les operateurs.

L ' i <. 0 fl 0 m i e a 9 ric 0 I e I 429



Le syndicat mettra fin a ses activites en 1953. Les parts que les

societaires avaient achetees a partir de 1945, pour la somme de 50 $,
seront vendues au prix de 81 $ apres huit ans.

iE SYNDICAT DU CRIBLE DE I<IAMIKA
Dne autre initiative des gens du milieu, qui demontre bien la dynamique
de cette ressource qu'est I'agriculture, est la mise sur pied d'un service

de criblage. En 1940, Ie Cercle agricole de Kiamika conclut une entente
avec Adrien Meilleur pour cribler Ie grain. Le crible fonctionne a J'aide

d'une turbine alimentee par Ie pouvoir d'eau de I'endroit. Jean-Marie

Meilleur en sera l'operateur.

"Val-Barrette, 7 al'ril194o.

A une a.JJemhlie te/we a Val-Barrette, il a iti propoJi par J.-M.

Lafontaine) Jeeon()i a runanimitt que J.-M. Meilleur ""engage a
eribler Ii 20 emu ()u cent -lil'ru- ,/Oil 12 cenu Ii J.-M. Meilleur et La
balance au- Cercle, ,/Oil 8 emLJ.»

En mai 1941, quelque vingt-sept agriculteurs requierent ce
service. L'entente avec M. Meilleur durera jusqu'en 1946. C'est en 1945
que Ie Syndicat du crible de Kiamika est forme. En mars 1945,
Napoleon Gratton est nomme gerant de l'organisme tandis que Arthur

Cloutier, Maurice Lafontaine, Jos Forget -fils de MOlse- et Emilien

Sigouin en sont les directeurs.
En 1947, Ie Syndicat conclut une entente avec Henri Demers de

Val-Barrette qui criblera Ie grain a raison de 20 cents Ie cent livres pour

l'avoine et de 30 cents pour Ie mil. Le crib Ie fonctionne a l'aide d'un

engin agazoline. En 1950, c'est Jean-Paul Constantineau qui assurera Ie

servlce.

Vers 1953-1954, Ie Syndicat achete un plus gros crible et
l'installe chez Herve Lafleur. Ce crible etait accredite pour fournir au
ministere de la Colonisation les grains de semence. En 1954, Ie Syndicat

compte une vingtaine de membres. Herve Lafleur operera Ie crible

pendant quelques annees. Le 13 janvier 1956, Ie Syndicat acquiert de la

Fabrique de la paroisse de Saint-G4~rard de Kiamika un terrain
d'environ 1 600 pieds carres sur une partie du lot 17-A du rang 6 afin

d'y construire un batiment pour abriter Ie crible. Le meme jour, Ie
Cercle agricole de Kiamika se porte acquereur d'un terrain de 940 pieds

carn~s adjacent au terrain achete par Ie Syndicat.
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«.A l'a.Memblie {}u 9 novem6re 1955, il fut propodi par Ie {}irecteur

HerlJe Lafleur, decon{}i par Ie directeur Edgar Lachaifle que Leo

Daoudt doil fWfnmL pour aller pa.J.Jer Ie contrat dur le Iwtaire pour

achat dU terrain que le Syndicat {}u cri6le achete {}e La Fa6riqlle de

Kiamika..

O.Jcar Grenier, dec.

Mathiad LacaddC, pri.J. N

C'est Oscar Grenier qUL succedera alors a Herve Lafleur. Les
operations du Syndicat prendront fin vers l'annee 1965.

LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE KlAMlKA

En 1946, desireuse d'offrir un meilleur service et pour accommoder les
cultivateurs de Kiamika et des environs, la Societe cooperative agricole
de la vallee de la Lievre de Mont-Launer decide d'ouvrir un entrepot a.
Kiamika qui sera designe sous Ie nom de «Societe cooperative agricole
de Kiamika ». L'entrepot est situe chez Leopold Suppere -Denis Saint
Jean aujourd'hui-. M. Suppere en sera Ie premier gerant. Les cultiva
teurs peuvent alors s'y procurer de la moulee, des semences, et, vers les
dernieres annees, des materiaux de construction...

Lorsque Clement Saint-Jean se porte acquereur de la propriete
de Leopold Suppere en 1955, il en assumera la gerance jusqu 'a. ce que la

LAPROPRI",~DE L~OPOLD SUPP~fU: VENDUE ACL~MENT SAINT-JEAN EN 1955 OU IOTAIl LOCALISIO

L'ENTREP6T DE LA SOCIIOTI: COOPIORATIVE AGRlCOLE.
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Societe cooperative agricole de Mont-Laurier decide de fermer l'en
trepot vers 1962 alors qu'elle commence a faire des livraisons
directement chez les cultivateurs.

LA SITUATION DE (AGRICULTURE EN 1955
Les informations qui suivent sont tirees de l'inventaire des ressources
naturelles du comte de Labelle realise en 1955 par Ie ministere de
l'Agriculture et de la Colonisation.

Kiamika est avant tout une region agricole. Quatre-vingt-trois
familIes sont etablies dans les rangs 6 et 7 en bordure de la riviere
Kiamika et sur Ie rang de la Lievre. Ces terres possedent un bon
potentiel agricole. Une quinzaine de colons avaient tente de s'etablir sur
des terres sur Ie chemin Chapleau j Ie sol rocaiJleux a cet endroit ne leur
offre guhe de ressources pour y pratiquer l'agriculture. Le rang des
Valiquette est habite par une dizaine de famiHes; il n'y a cependant
qu'une seule ferme en raison de la pauvrete du sol. II en est de meme
pour Ie rang du ruisseau Fraw;ois OU sept families sont etablies.

On compte cent dix cultivateurs dont soixante vivent en majeure
partie de l'agriculture.

VALEUR DES FERMES

Fonds de terre:
Batiments:

Cheptel:
Outillage:

2500 $

3000 $
2200$
2300$

10000 $

.M..inistere de l'Ag,iculture et de la Colonisation. 1955.

Les sols sont composes en majeure partie de terre franche
argileuse, on denote egalement la presence de terre franche-limoneuse.
Peu d'agriculteurs font la culture de la luzerne, nombreux sont les
champs de trefle rouge. Sur I'ensemble du territoire municipal, les
producteurs sement de Ia pomme de terre sur une centaine d'acres, plus
de 1 600 acres de terre sont semes en avoine et en grains melanges.

La mecanisation des travaux est, a cette epoque, bien com
mencee. Treize tracteurs et deux jeeps opt remplace les chevaux sur
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quelques fermes. On note quand meme la presence de cent vingt-cinq
chevaux qui executent encore des travaux a la ferme.

En ce qui concerne l'industrie laitiere et la production bovine) les
troupeaux sont surtout composes de sujets de race Ayrshire « rouge et
blanc ». Di.'( proprietaires possedent un troupeau de vingt vaches. vingt
cinq de quinze et trente de dix vaches et moins. Au total, a Kiamika, on
denombre huit cent cinquante vaches laitieres. Dix producteurs font la
traite durant l'hiver et expedient la creme a. la beurrerie de la Societe
cooperative agricole de Mont-Launer qui fonctionne a. I'annee. En 1955,
Kiamika se classe parmi les sept meilleures municipalites en ce qui
concerne l'appreciation de ]'industrie laitiere pour Ie nombre et la qualite
des betes.

U ne partie des veaux et des bouvillons est vend ue a. la Societe
cooperative agricole de l\!lont-Laurier et I'autre partie est destinee aux
boucheries locales.

Les producteurs laitiers possedent de une a quatre truies qui
mettent bas deux fois par annee. Le lait ecreme sert a. engraisser les
porcelets qui sont vendus a des propnetaires de pares d'engraissement
par Ie biais de la Cooperative de Mont-Laurier.

De quatre-vingts a cent brebis et cinq beliers de race Oxford pur
sang ont ete denombres. Au niveau de la production avicole, on compte
un poulaiHer de cinq cents poules, un de deux cents, neuf de cent et
plusieurs de cinquante et vingt-cinq poules. Le surplus d'reufs est vendu
a la Cooperative de Mont-Launer qui les classe et les achemine vers les
marches de Montreal.

REVENUS-ARGENT MOYEN ANNUEL DES CULTIVATEURS

Grandes cultures:
Erablieres :
Bovins et industrie laitiere :
Pores:
Moutons:
Volailles:
Exploitation forestiere :

Total:

40$
80$

1600 $
700$
35$
65$

l@..$.

2670$

Mi"istore de I'Agriculture el de la Colonisation. 1955.
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Les principales depenses que les agricuLteurs doivent rencontrer
sont les taxes, les impots, les remboursements d'hypotheque et les
interets. Ils doivent, de plus, acheter la moulee pour les troupeaux
laitiers afin d'en tirer le maximum de la production. L'entretien des
batiments et des instruments aratoires compte parmi les autres frais
d'operation de la ferme.

D'AUTRES LOIS APPUIENT LE MONDE AGRICOLE
D'autres lois viendront appuyer Ie monde agricole, soit en 1956 la Loi
sur la mise en marche des produits agricoles; en 1967 la Loi sur
['assurance-recolte qui avait ete adoptee a cause des dommages causes
aux recoltes par la secheresse un peu paItout dans la province en 1965,
l'D.C.C. avait reclame une mesure de protection pour les agriculteurs;
en 1972 la Loi des producteurs agricoles; en 1975 la Loi de l'assurance
stabiJisation des revenus et en 19781a Loi sur Ie zonage agricole.

LA ZONE AGRICOLE DESIGNEE

En juin 1979, les autorites municipales demandent au mlnlstre de
l'Agriculture du Quebec, Jean Garon, de decreter l'application de la Loi
90 -Loi sur la protection du territoire agricole- sur Ie territoire de la
municipalite du canton de Kiamika.

Le 7 novembre 1981, Ie gouvernement du Quebec emet Ie
sixieme decret sur Ie decoupage de la zone agricole. Le plan provisoire
etablissant la zone agricole sur Ie territoire de la municipalite est depose
et sera etudie par Ie conseil. En vertu de ce plan, une superficie de 9 720
hectares sera incluse dans la zone agricole. Le 4 mars 1982, une
assemblee publique est tenue afin d'expliquer Ies objectifs de Ia 10i et
pour donner des informations sur ses differents aspects. Plusieurs
proprietaires revendiquent leurs droits afin que leurs proprietes soient
incluses ou excluses de la zone agricole.

Le 15 avril 1982, Ie conseil municipal adopte un dossier
municipal qui sera soumis a la Commission de protection du territoire
agricole. La municipalite desire diminuer la superficie de l'aire retenue
pour fins de controle au plan provisoire de 2 312 hectares.

Des negociations sont encIenchees entre Ia Commission et la
municipalite. Les pourparlers sont ardus. Les deux organismes ne
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reussiront pas a s'entendre. Le gouvernement delimitera finalement la

zone agricole de la municipalite du canton de Kiamika d'une superficie
de 8567 hectares par un decret qui est entre en vigueur Ie 11 juin 1983.

On retrouve, certes, sur Ie territoire de la municipalite de

Kiamika, une des plus importantes concentrations de bonnes terres de la

M.R.C. d'Antoine-Labelle avec une qualite de sol exceptionnelle et la
presence d'un micro-climat. La zone agricole couvre 29 % de l'etendue

territoriale de la municipaJite. EUe se situe surtout a l'ouest et au nord

ouest du territoire, en bordure des rivieres de la Lievre et de la Kiamika.

En 1985, on y retrouvait trente-et-un producteurs. Vingt-huit

exploitants se consacrent a I'elevage des bovins et des veaux, plusieurs
d'entre eux se specialisent dans la production laitihe. Cette derniere

production est importante avec plus de 1 000 vaches et genisses Jaitihes,

environ 325 animaux de boucherie et 250 taureaux et veaux d'elevage.

On y denombre un producteur de pores et deux fermes avicoles.

En 1991, on denombre trente-cinq agriculteurs qui vivent
principalement de l'exploitation laitihe, de l'elevage des bovins, de

l'acericulture, de l'elevage du porc, de la volaille et la production d'ceufs.

REPARTITION DE LA PRODUCTION POUR 1991
Lait: 40%
Bceuf: 28,6 %
Acericulture: 11,4 %
Porc: 8,6%
Oeuf: 2,85 %
Pomme de terre: 2,85 %
Legume: 2,85 %
Foin: 2,85 %

Sur Ie territoire de la M.R.C. d'Antoine-Labelle, selon les don
nees de Statistique Canada, cent soixante personnes vivent principa
Jement de J'agriculture. Le regroupement des petites exploitations a pour
consequence de diminuer Ie nombre d'entreprises et l'augmentation de la
productivite des traupeaux, la mecanisation des travaux ant amene la
diminution de Ja main-d'ceuvre dans ce secteur d'activite primaire.
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En 1991, une etude est realisee par Ie ministere de l'Agriculture,
des Pecheries et de l'Alimentation portant sur I'ensemble des munici
palites de la M.R.C. d'Antoine-LabeUe, a l'exception des municipalites
de Notre-Dame-du-Laus et de La Minerve. Selon cette etude, on
retrouve 384 f'ermes. 19,8 % d'entre eUes sont situees a Ferme-Neuve;
15,4 % a Des Ruisseaux, 10,7 % a Mont-Laurier; Kiamika suit avec
9,1 %. Les autres f'ermes sont repertoriees dans les municipalites de
Mont-Saint-MicheL Lac-Nominingue, Beaux-Rivages, Saint-Aime-du
Lac-des- tles, Sainte-Anne-du-Lac, Lac Saint-Paul, canton IVlarchand,
Sain te-Veron igue, Lac-d u-Ce rf, L'Ascension, Ch ute Sain t- Phil ippe,
Notre-Dame-de-Pontmain et Val-Barrette. Quatre-vingt-trois fermes
laitieres sont inventoriees. 32,5 % d'entre elles sont situees a Ferme
Neuve, 16,9 % a Kiamika et 14,5 % a Des Ruisseaux. On denombre 158
f'ermes bovines. Kiamika est au cinguieme rang avec 6,3 % des f'ermes
derriere Des Ruisseaux -17,7 %-, Ferme-Neuve -15,8 %-, Mont-Laurier
-10,8 %-, Nominingue -7,6 %-.

En 1998, on denombre, sur Ie territoire municipal de Kjamika,
guatorze producteurs lajtiers, douze producteurs de bovins de bou
cherie, une ferme avicole, un producteuT' de produits de serre, un pro
ducteur de porc, un producteur de pommes de terre et de choux d'hiver,
un eleveur de percherons, un eleveur de wapitis et trois producteurs
acencoles.

LA MISE EN MARCHE DES PRODUITS LAITIERS

Comme nous ['avons vu precedemment, au debut du siecle, Ie lait est
vendu aux residents de la place ou achemine aux fromageries locales,
certains cultivateurs ameneront leur creme chez David Bernier a Mont
Laurier pour la fabrication du beurre. La majorite du temps, Ie
cultivateur doit en faire lui-meme la nvraison. Traversant la riviere de la
Lievre sur un chaland chez Hermenegilde Valiquette, Donat et Aime
Valiquette vont mener leur creme a la fromagerie du Lac-des-Iles. Vers
1926, M. Thompson venait chercher la creme pour la livrer a la
fromagerie de Lac-des-Iles. Vers 1927, Albiny Regimbald J'amenait chez
David Bernier. Le cultivateur recevait 0,175 $ la livre de gras, ce qui
representait un maigre revenu.

La Societe cooperative agricole de la vallee de la Lievre est creee
en novembre 1931 sous [,initiative de vingt-six: cultivateurs de la region
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qui voient, en ce mouvement cooperatif, un moyen pour stabiJiser

l'economie agricole en cette periode de crise economique. William
Grenier en sera Ie premier gerant et se devouera enormemement pour
faire progresser cet organisme cooperatif. En 1932, la Societe procede a.
la construction d'une beurrerie. Bon nombre de cultivateurs y

expedieront leur creme. OviJa Paquette ramassera les bidons en passant
de ferme en ferme; ensuite, Arthur Cloutler en obtiendra Ie contrat. Ce
dernier nous raconte que ]es mardi, jeudi et samedi, il ramassait les
bidons de creme sur Ie chemin de la Lievre, la Ferme-Rouge et Ie rang 6.
Le lund.i et Ie vendredi, la cueillette se faisait a. partir du lac-des-Ours a.
Notre-Dame-de-Pontmain; apres avoir fait Ie tour du lac, i.1 passe par
Lac-du-CerE, Ie chemin des Valiquette; il arrete dejeuner chez

Mme Willie Lachaine puis rep rend sa route par Ie rang 7 et se rend a.
Val-Barrette. Pendant quinze ans, soit de 1945 a 1960, Arthur Cloutier
ramassera Jes bidons de creme. Certains cultivateurs expedient leur lair
a. la Laiterie Belanger de Mont-Laurier qui avait ete f'ondee par Omer
Belanger en 1935.

En 1960, la Societe cooperative agncole de la vallee de la Lievre
fera elle-meme la cueillette de la creme en bidon. Apres quelques annees,
c'est Ie lait qu'elle cueille ainsi. La Cooperative procede a l'ecremage du
lait a. meme ]es installations de son usine de Ivlont-Laurier. La creme sert
toujours a. la fabrication du beurre, Ie lait ecreme est transforme en
caseine, une substance utilisee pour la fabrication de la peinture, qui est
vendue a. des marches de Montreal.

Vers 1968, on assiste au conringentement dans la production
laitiere. Un systeme de quota est etabli et chaque producteur laitier se
voit attribuer une certaine quantite de lait a. produire.

C'est Ie debut de ]a Federation des producteurs de lait du

Quebec qui gere les quotas et qui voit a. l'approvisionnement des usines
de transformation.

Vint un temps OU la Societe cooperative agricole de Plaisance eut
un besoin grandissant de lait pour son usine. Au debut des annees 1970,
les producteurs laitiers doivent abandonner leur frigidaire a. bidons et
installer des refroidisseurs a lait. C'est un camion citerne qui cueiUe Ie
lait chez les producteurs et qui l'amene a l'usine de transformation de
Plaisance. Le lait provenant de la region est en majeure partie ache mine
vers cette usine.
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Aujourd'hui. par l'entremise de la Federation des producteurs de
lait du Quebec. Ie lait est achemine en grande partie a l'usine de la
Fromagerie Saputo a Mont-Laurier qui a ouvert ses portes en 1982,
ainsi quia la Laiterie des 3 vallees qui a commence ses operations en
septembre 1993 et qui est situee dans les locaux de l'ancienne Laiterie
Belanger de Mont-Laurier.

Soixante-dix-huit producteurs de la region detiennent 85 % des
actions de la Laiterie des 3 vallees. Un investisseur prive possede 15 %
des actions. Parmi les soixante-dix-huit producteurs! quinze proviennent
de la M.R.C. des Laurentides, treize de la M.R.C. de la Vallee-de-Ia
Gatineau et cinquante de la M.R.C. d'Antoine-Labelle. Une dizaine de
producteurs de Kiamika sont actionnaires de cette laiterie.

LA MECANlSATlON DES TRAVAUX A LA FERME
Jadis, Ie cheval est utJise pour tous les genres de travaux: labourage.
hersage, recolte, transport. travail au chantier... Lorsque Ie tracteur
apparalt au debut du xxe sieck plusieurs colons delaisseront Ie cheval,
assurant ainsi un travail plus rapide.

Un des premiers qui s'est equipe d'un tracteur a roues de fer a
Kiamika est William Chartier. Vers 1941, Adrien Filion et Oscar Saint
Jean acheteront les premiers tracteurs sur pneus. En 1955, on de
nombre treize tracteurs chez les differents exploitants de ferme.
Aujourd!hui, la majorite des agriculteurs possedent au moins deux
tracteurs et de la machinerie moderne pour assurer J'execution des
travaux ala ferme.

LES EXPLOITANTS DES FERMES ACTUELLES

Plusieurs familIes de Kiamika tirent leurs revenus de l'agriculture. Nous
traiterons les fermes qui sont encore exploitees en 1998 et dont les
batiments principaux sont situes sur Ie territoire municipal ou paroissial
de Kiamika. Nln de bien comprendre les donnees inscrites au debut de
chacun des textes, il est necessaire de vous foumir les renseignements
qui suivent.

Les lots:
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Adresse civique de la propriete.

Lots possedes dans la municipalite ou la paroisse
de Kiamika et dans les municipalites



35, rue Principale

Lots: 18-A-6 du rang 7, 18·A-6 , 19-A du rang 6 du can ton de Kiamika

Le 4 mai 1962, Albert Diotte achete de Mo'ise Saint-Louis une partie
du lot 18-A du rang 7 tout pres du village de Kiamika et decide d'y

construire un premier poulailler qui sert aujourd'hul d'eleveuse. Le 25
octobre 1966, son fils Gregoire se porte acquereur de la propnete.
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environnantes, lorsque fournis par lees)
proprietaire(s).

Superficie possedee par le proprietaire.

Superficie louee par le proprietaire pour Ie
fonctionnement de son entreprise.

La superficie des terres possedees et louees qui
sont en culture: paturage, culture.

La date d 'acquisition par Ie nouveau proprietaire.
Cette date fait normalement reference a la date
de l'acte. La lettre -E- suivant une date fait
reference a la date d'enregistrement de l'acte.

Superficie possedee: 6,3 nectares

Quota: 21 474 poutes

LA FERME AVICOLE KiAMIKA INC.

En culture:

Titres:

Superficie possedee :

Superficie louee:



Deux jours plus tard, Gregoire achete de son grand-pere Emile
Diotte une partie du lot 18-A ainsi que Ie lot 19-A du rang 6 du canton
de Kiamika avec tous les batiments de ferme qui y sont construits afin
d'agrandir l'entreprise. Emile avait acquis ces lots de Moi'se Saint-Louis
Ie 4 mai 1942, ce dernier les avait acquis de Philemon Lacasse. Sur cet
emplacement, un premier poulaiJler est construit. Au cours des annees
qui suivirent, un autre poulailler sera construit. La ferme compte alors
trois poulaillers y compris celui qui est situe sur Ie lot 18-A-P du rang 7.

Albert Diotte et son fils Gregoire verront a. la formation de la
«Ferme avicole Diotte & Fils inc. ». On procede, en 1969, a. la
construction d'un quatrieme poulailler et d'un poste de dassement
d'ceufs. Plus de 22000 poules assurent la production d'reufs qui sont
distribues dans la region de Saint-Jerome, Notre-Dame-du-Laus, Mont
Laurier et les paroisses avoisinantes. Trois personnes n'ayant pas de lien
direct avec l'entreprise y trouvent un emploi.

Le 29 octobre 1976, la ferme avicole est vendue a. Alain Bourgon,
un aviculteur de l'Ontario. En mars 1978, Jean Richard achete Ie
commerce qui sera revendu Ie 18 novembre 1981 a. la Ferme avicole
Kiamika inc. dont il est Ie president. L'entreprise possede alors un quota
de 21 273 poules.

Depuis 1987, les trois actionnaires de la Ferme avicole de
Kiamika inc. sont Jean Richard, Robert Aubrey et Michel Dion. Trois
autres personnes y trouvent un emploi.

En 1993, des modifications sont apportees aux batiments. Le
poulailler central est transforme en poste de classement et les deux
autres sont amenages pour y accueillir I.es volailles. Des passe relies
relient les poulaillers au poste de classement.

En mars 1996, I'entreprise connalt un grave probleme alors
qu'une maladie frappe l'etablissement: "la salmonellose ». La quaran
taine est imposee par Ie ministere de l'Agriculture du Canada. Toutes ]es
volatiles doivent etre abattues. Malgre cette epreuve, en septembre de la
meme annee, l'entreprise relance ses operations.

En 1998, entre 11 000 et 12000 douzaines d'ceufs sont produites
hebdomadairement et distribuees localement et dans les secteurs de
Buckingham, Maniwaki, Mont-Laurier et Ferme-Neuve.
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LA FERME CAMY S.N.C.
Y"u Lajeunedde et JuLie J1eill.ellF

79, Septieme Rang

Lots: 49-P, 50-A-P. 50-B-P du rang 7,51 du rang 5 du canton de Kiamika

Superncie possedee: 124,34 hectares

En culture: 69,97 hectares

Production laitiere

Troupeau: 36 tetes de race Holstein

Date d'a.cquisidon

13 octobre 1897
9 janv1er 1904
Date inconnue
30 avril 1914
15 avril 1946
27 decembre 1955
30 juillet 1997

TITRES: Lot 50-A du rang 7

Nom du pl'opl'ietaire

Dame L.A. Filiatreault -biHet de location
Alphonse Leclair -lettres patentes
Franc;;ois Charbonneau
Pierre Charbonneau
Isidore Lajeunesse
Adrien Lajeunesse
Ferme Carny S.N.C.

Le 21 aout 1955, Adrien Lajeunesse, fils de Isidore Lajeunesse et de
Ernestine Gratton de Mont-Laurier, epouse Jeannette Lachaine,

fille de Albert Lachaine et de Georgianna Grand'Maison de Lac-des
Ecorces. Quelques jours plus tard, Adrien Lajeunesse et son epouse
viennent s'etablir sur Ie lot 50-A du rang 7 que son pere avait achete
pour l'etablir en 1946. Lors du transfert de la propriete it. Adrien Ie 27
decembre 1955, it y avait une maison qui avait ete construite par Pierre
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Charbonneau -la meme qui existe aujourd'hui-, une grange, un hangar,
8 vaches a lait et 4 taures.

Adrien et Jeannette auront neuf enfants: Jean.Pierre, Franc;ois,
Claudette -decedee a la naissance-, Huguette, Irene, Rita, Yves, Odette
et Sylvie.

Le 20 septembre 1960, M. Lajeunesse achete Ie lot 50-B du rang
7 de Paul Charbonneau. Cette terre a appartenu a diverses periodes a
Mme Filiatreault, Alphonse Leclair, Ludger Charbonneau, Casimir
Valiquette, Hormisdas Valiquette, Joseph Belanger, Edouard Foisy,
Rosaire Daviault, avant de devenir la propriete de Paul Charbonneau Ie
21 avril 1952.

En 1968, Adrien se porte acquereur du lot 49 adjacent a sa
propriete avec la grange et la maison qui y sont erigees. La residence
sera demolie vers l'annee 1970. Cette propriete a appartenu, a diverses
epoques, a Ferdinand Tessier, Francis Charbonneau, Casimir Valiquette,
Leo Valiquette, Gerard Laurin, Leo Lajeunesse, Paul Charbonneau,
avant d'appartenir aJean-Paul Jolicceur Ie 1er mai 1964.

En 1997, prenant une retraite bien meritee, Adrien Lajeunesse
vend la ferme a son fils, Yves, qui est toujours demeure avec lui et qui
lui a aide au cours de ces annees. Yves et sa conjointe Julie Meilleur, qui
est originaire de Ferme-Neuve, exploitent la ferme sous la raison sociale
de « Ferme Camy S.N.C. ».

Ils projettent apporter des modifications a l'etable afin
d'augrnenter Ie nombre d'unites anirnales qui passera de 21 a 28 et du
meme coup augmenter l'aire de plancher par vache, en prevision de la
nouvelle technologie.

En 1998, la Ferme Carny S.N.C. se voit decerner, par la
Federation des producteurs de lait du Quebec, Ie titre de "Meilleure
ferrne des Laurentides" en terme de qualite du lait apres s'etre classee
premiere pour Ie secteur de Mont-Laurier.
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LA FERME ROGER CLOUTIER

27, Sixieme Rang

Lots: 33-A-P, 34-A du rang 6 du canton de Kiamika

Superficie possedee: 58,27 hectares

En culture: 38,46 hectares

Production laitihe

Troupeau: 40 tetes de race Holstein et
Ayrshire

Date d'acquisition

16 mai ]896
6 novembre 1917
L1 octobre 1920
4 avril 1922
23 octobre ]923
8 rnars 1940
l er septembre 1941
24 aout 1946
28 novembre 1966

16mai 1896
6 septembre 1910
17 avril 1918
16 decembre 1933
28 juillet 1936
28 novernbre 1966

TITRES: Lot 33-A-P du rang 6

NOITl du proprietaire

Auguste Turcotte -billet de location
Auguste Turcotte -Iettres patentes
Albert McNicoJl
Auguste Turcotte
Marie-Anne Turcotte -epouse de Albert IvtcNicoll·
Paul McNicol!. fils de Albert-la demi-nord du lot
Paul Charbonneau
Arthur Cloutier
Roger Cloutier

TITRES: Lot 34-A du rang 6

NapoleolJ Charette -billet de location
Napoleon Charette ·let"tres patentes
Donat Larocque
Dame Marie-Louise Ouimet. veuve de Donat Larocque
Arthur Cloutier
Roger Cloutier
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L e 12 aout 1936, Arthur Cloutier se marie a Jeanne Lafleur. Ils sont
tous deux originaires de Mont-Laurier. Arthur est Ie fIls de Jules

Cloutier et de Celanire Ouellette. Jeanne est la ftile de Herve Lafleur.
Arthur s'etait porte acquereur d'une ferme a Kiamika situee sur

Ie lot 34-A du rang 6 et us y amenageront apres leur mariage. Il avait
acquis cette terre de Marie-Louise Ouimet qui avait perdu son mari Ie
16 decembre 1933. Elle demeurera, pendant quelques mois, au 2e etage
de la maison avant de demenager dans un logement a Mont-Laurier
avec ses enfants.

Lorsque Arthur prend possession de la terre. Ie cheptel
comprend quatre vaches et sept moutons. Une cinquantaine d'acres sont
defrichees. Au cours des annees qui suivirent, il consacrera son temps a
faire de la terre neuve.

En 1946, M. Cloutier achete la partie nord du lot 33-A du rang 6
de Paul Charbonneau pour les besoins de son exploitation.

Vers I'annee 1950, il demolira la grange-etable et en construira
une nouvelle.

Sept enfants naltront du mariage de Arthur Cloutier et de
Jeanne Lafleur: Roger, Jean-Paul, Marie-Rose, Lise, Andre, Fernand
et Denise.

En 1966, Roger, l'alne de la famiUe, achete la ferme et verra seul
ason exploitation.
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TITRES: Emplacement de la fenne principale - Lot 26-P du rang 2-

LA FERMI SYLVAIN CYR

Troupeau: 15 tetes de races Simmental et
Charolais

Production acericole

Nom du proprietaire

l'vtichel Campeau -billet de locatioo
lVuchel Campeau -lettres patentes
Cordelia Lamoureux
Daniel Saint-Aubin
Victor Saint-Aubin
Adelmar Cyr
Sylvain Cyr

595, chemin du lac Rouge

Lots: 25-A, 26-P, 27-P, 28, 34, 35-A, 35-B et 36 du rang 2,

34 du rang 3 du canton de Bouthillier
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Superfide possedee: 283,4 hectares

Superficie louee: 16,19 hectares

En culture: 60,73 hectares

Production de veaux d'embouche

Date d'acquisition
3 mars 1902
23 juin 1910
8mars1912
2 janvier 1917
18aout 1936
18 aout 1949
1 Lfevrier L986

L e 18 aout 1949, Adelmar Cyr, qui est nati[ de Notre-Dame-de
Pontmain, achete de Victor Saint-Aubin les lots 25-P, 26 et 27-P du

rang 2, a I'exception d'un emplacement OU est construite I'ecole sur Ie lot
27. 11 partira de Val d'Or et s'y installera en 1952 avec son epouse
Therese Simoneau et leurs quatre enfants: Louise, Jean-Guy, Suzanne
et Claude. Quatre au tres enfants naltront de leu r union: Andre,



Murielle, Helene et Sylvain. Adelmar et Therese se sont maries Ie 26
juin 1945.

M. Cyr s'achetera quelques vaches et se lancera dans la pro
duction laitiere.

Le 23 decembre 1957, les commissaires d'ecole de la municipalite
de Lac-des-l'Ies vendent a. Adelmar Cyr une partie du lot 27 du rang 2
avec l'ecole qui y est construite. L'ecole sera demolie en 1984 et M. Cyr
debutera en 1985 les travaux de construction pour sa nouvelle residence.

Le 18 novembre 1969, Adelmar Cyr avait achete les lots 35-A,
35-B, 36 et 37 du rang 2 de Regina Grenier, veuve de Georges Racine.
Ce dernier avait acquis les lots de Leonard Moncion Ie 24 septembre
1938. Ces lots avaient jadis appartenu a. Theodore et Johnny Nadeau.

En 1974, Adelmar donnera a. ses enfants Jean-Guy, Claude et
Louise, chacun un emplacement arin qu'ils s'etablissent. Jean-Guy
cedera, par la suite, son terrain a. Clalllde. Ce dernier et Louise se
construiront chacun une residence OU ils demeurent presentement avec
leurs familles.

Le 29 mai 1984, Adelmar cedera a. son fils Andre Ie lot 37 du
rang 2 en retour du lot 28 du meme rang.

En fevrier 1986, la terre, qui est alors composee des lots 25-P,
26-P, 27-P, 28, 34, 35-A, 35-B et 36 du rang 2, est vendue au fils de
Adelmar, Sylvain. Il obtient egalement une vingtaine de vaches laitieres,
les instruments aratoires ainsi que la machinerie. Le 7 mal 1993, il
obtiendra du gouvernement les lots 38-P du rang 2, 33-P et 34 du rang 3
dans Ie canton de Bouthillier.

II cedera a. son Frere Andre la partie du lot 38 du rang 2 ainsi que
la partie du lot 33 du rang 3.

En 1991, Sylvain Cyr abandonnera la production laitiere. Deux
ans plus tard, il se lance dans la production de veaux d'embouche. II
exploite egalement une erabliere de 1 000 entailles et, depuis 1995, il a
installe sur sa terre un moulin a. scie. Il produit du bois de charpente
pour la vente au detail. Ce moulin procure des emplois occasionnels a.
trois personnes durant quelque quatre semaines.

Sylvain Cyr et sa conjointe, Louise Boismenu, fille de Joseph
Boismenu et de Gisele Maille, ont un enfant, Louis-Levis.
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LA FERME CHARLES DANCAUSE ET LOUISE FILION
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Production laitiere

Troupeau: 60 tetes de race Holstein

TITRES; Lots 41-A. 42 du rang 6

NOlTI du proprietaire

Joseph Ouimet -billet de location sur Ie lot 41
PhJias Ouimet -billet de location sur Ie lot 42
Hormisdas Lachaine
Adelard Lachaine
Ad€lard Lachaine -let1Tes patentes sur les lots 41 et 42
Henri Valiquette
Ad€lard Lachainc
Gerard Forget
Rolland Filion
Charles Dancause et Louise Filion

41, Sixieme Rang

Lots: 41-A, 42, 44-A-P, 44-B-P du rang 6 du canton de Kiamika

Date d'acquisition

17 novembre 1893
17 novembre 1893

28 septembre 1925
11 mai 1927
20 avril 1936
3] aout 1939
27 octobre 1950
10 juin 1952
30 aout 1984

Supedicie possedee: 130,48 hectares

Superficie loUt~e: 10,0 hectares

En culture: 51,3 hectares

n oHand Filion et Jacqueline Lachaine se sont maries a I'eglise de
.RKiamika Ie 16 mal 1946. Rolland est Ie FJs de Albert Filion et de
Laure Beausejour de Kiamtlca. Jacqueline est la fille de Adelard
Lachaine -fils de Hormisdas- et de Yvonne Leonard de Kiamika.
Adelard avait achete de son pere Hormisdas une terre sur Ie rang 6 et y



a eleve ses huit enfants: Jean-Paul, Alfred, Jacqueline, Adeline,
Bernard, Gaston, Albert et Rejeanne.

Pendant deux ans, Rolland et son epouse loueront Ja maison de
Mme Albert Prevost au village. Le 9 mars 1948, Rolland achete de
Charles Diotte la ferme situee sur Ie lot 19-A du rang 7 et y demenage.
La ferme Filion possede six vaches; Ie proprietaire, pour arrondir les
fins de mois, doit travailler au mouEn it scie de Charles Meilleur avec sa
« time» de chevaux; il gagnait 10$ par jour. Son epouse voit a nourrir
les animaux et a traire les vaches.

En 1952, M. Filion achete de Gerard Forget une ferme situee
dans Ie rang 6 et y amenage avec sa famille. L'annee suivante, il vendra
sa terre du rang 7 a Auguste Vanier.

Vers 1960, il demenagera une grange et la transformera en
grange-etable. En 1969, afin d'agrandir son exploitation, il achete de
Adelard Lachaine -fils de Treffle- les lots 44-A-P et 44-B-P du rang 6.
Au fil des annees, il ameliorera son exploitation: construction d'une
laiterie et d'un silo, installation d'un refroidisseur a lait et d'un lactoduc,
achat de quotas, augmentation du cheptellaitier.

De l'union de Rolland Filion et de Jacqueline Lachaine sont nes
neuf enfants: Monique, Andre, Rachel, Denis qui est decede d'un
accident it Ia ferme en 1969 alors qu'll etait age de 16 ans, Danielle,
Gilles, Louise, Lucie et Martine.

Le 30 aout 1984, Louise et son epoux Charles Dancause se
portent acquereurs de la ferme dont Ie troupeau laitier compte une
cinquantaine de tetes. En 1990, ils entreprennent l'agrandissement et
l'amelioration de la grange-etable. L'achat de quotas de lait sera l'un de
leurs principaux investissements. Grace it J'insemination artificielle et au
contrale laitier, la production laitiere a plus que double en conservant
sensiblement Ie meme nombre de vaches laitieres. A deux reprises, ils
ont participe au concours de Ia Societe d'agriculture de Labelle. En
1991, Louise s'est merite Ie titre de I'Agricultrice de l'annee au niveau de
la Societe des Agricultrices de la region Outaouais-Laurentides,
organisme qui avait ete fonde Ie 27 janvier 1987.

Afin de completer leur recolte de foin, une vingtaine d'acres de
terre sont loues de Angele Nantel.

Le 9 avril 1921, Edmond NanteL originaire de Saint-Jovite,
achete de Joseph Belair, les lots 39 et 40 du rang 6; il en avait pris
possession Ie 20 octobre 1920. Cette terre avait deja appartenu it Cyrille

448 I C HAP I T R E 7



Latreille et a L. A. Filiatreault. C'est done en 1920 que Edmond Nantel
s'etablit a Kiamika avec son epouse Valentine Filion. Dix enfants sont
nes de leur union: Herve qui est decede en 1909, Eva, Herve,
Germaine, Emilienne, Laurette, Bernadette, Gerard, Gaston et Lucien.
Seuls les trois derniers des enfants sont nes a Kiamika.

Suite au deces de Edmond Nantelle 28 decembre 1943, son
epouse herite de la propriete et la vendra Ie 30 aout 1945 a son fils
Gerard qui se mariera a Bibiane Valiquette Ie 8 septembre 1945. II y fera
de la production laitiere jusqu'en mai 1970.

Cinq enfants sont issus du mariage de Gerard et Bibiane:
Angele, So lange, Diane, Serge et Raymond. L'atnee de la famille
achetera la terre en 1989, it l'exception de la maison et d'un terrain que
se reserve son pere. Angele y construira une residence en 1990 et y
demeure depuis.

LA FERME DENlKA
Mario VaLu/uette et AllIze-JJ1ari.e Dione

289, chemin Valiquette
Lots: 56-P du rang 11 du canton de Dudley, 54, 55-A, 55-B, 56-B-P, 57-P, 58-P, 59-A-P,
60-P, 61-P, 62-P du rang 12 du canton de Dudley, 59du rang 13 du canton de Dudley,

24-P, 25-P du rang 7du canton de Kiamika

Superficie possed.ee: 301,32 hectares
Superficie Jouee :32 hectares
En culture: 130 hectares

Production laitiere

Troupeau :80 retes de race Holstein
100 % pure
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TITRES: Les propnetaires de la ferme principale - Lots 60-P, 61-P, 62-P du rang 12-

Date d'acquisition

7 fevrier 1900
11 juillet 1900
30 avril 1902
4 decembre 1902
25 juin 1918
5 aout 1920
23 mars 1923
31 octobre 1939

30 mars 1955
19 septembre 1957
26 aout 1988

Nom du proprietaire

WiUiam Valiquette -billet de location sur Ie lot 60
\Villiam Valiquette -billet de location sur les lots 61 et 62
William Valiquette ·lettres patentes sur Ie lot 60-
William Valiquette -Iettres patentes sur les lots 61 et 62
Aime, Edmond et Donat Valiquette
Aime et Donat Valiquette
Aime, Donat et Alfred Valiquette - U3 indivis
Partage entre Aime, Donat et Alfred Valiquette.
Alfred devient propriHaire de la partie nord des lots 60,
61 et 62 du rang L2
Marie-Louise Boyer, veuve de Alfred Valiquette
Denis Va.liquette
Mario Valiquette et Anne-Marie Diotte

Comme nous l'avons vu precedemment, au printemps 1880, la famille
de Hermenegilde Valiquette arrive d'Angers par la riviere du

Lievre. Viendront Ie rejoindre son Frere William, son pere Magloire et
l'epouse de ce dernier, Marie-Louise M.cGreguer. William defriche Ie
cote est de la riviere du Lievre. II s'etablit du cote nord du ruisseau
Valiquette.

Un des fils de William, Arthur, s'installe dans Ie rang 13 pres du
lac a Thomas. II y demeurera une dizaine d'annees avant d'aller
rejoindre ses sceurs Georgianna et Anna a Timmins en Ontario. Le 25
juin 1918. William donne a ses fils Aime, Donat et Edmond les lots 57 a
62 du rang 12 du canton de Dudley avec les batiments, Ie roulant de la
ferme et les animaux moyennant Ie respect de certaines conditions.
Lune d'entre elles conSlste au partage de la terre de fac;on equitable. Ils
devaient, en outre. loger et nourrir Ie donateur et ses quatre enfants
mineurs: Arthur, Anna, Paul et Alfred jusqu'a leur majorite.

Edmond Valiquette meurt Ie 29 octobre 1918 de la grippe
espagnole. Ses freres Aime et Donat deviendront proprietaires de la
terre apres que leur pere William ainsi que leurs freres et sceurs leur
eurent cede leur part d'heritage.

En 1923, Donat et Aime cedent a leur Frere Alfred Ie tiers des
lots 57, 58, 59, 60, 61 et 62 du rang 12 du canton de Dudley, incluant Ie
tiers indivis des batiments, des instruments aratoires et des animaux. En
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1924, Alfred y construira une maison, la meme qui existe aujourd'hui.
Paul, son frere, demeurera avec lui pendant treize ans.

Alfred Valiquette s'est marie a Marie-Louise Boyer en aout 1924.
Sont nes de leur union: Germain, Carmen, Raymond qui est mort a. la
naissance, Denis, 1\'1arie-Paule, Gaetan, Marie-Berthe et Gilles.

Suite au deces de Alfred Ie 30 mars 1955, son epouse Marie
Louise Boyer herite de tous ses biens. Le 19 septembre 1957, elLe vend a
son fils Denis les lots anterieurement acquis par diverses transactions
comprenant les lots 56-B-P, 57-P, les parties centrales des lots 58, 59-A,
60, 61 et 62, rang 12, les parties nord des lots 60, 61 et 62 du rang 12,
ainsi que Ie lot 59 du rang 13 dans Ie canton de Dudley. Denis avait
epouse, Ie 29 juin 1957, Claire Turgeon, fJle de Joseph-Aime Turgeon et
de Cecile Filion. Trois enfants naltront de leur union: Mario, Johanne
et Yolande.

Le 29 fevrier 1964, Denis achete de son frere Gaetan les lots 24-P
et 25 du rang 7, canton de Kiarnika. Cette terre avait auparavant
appartenu a. Wilfrid Lacasse, Joseph Marier, Adrien Filion, Gerard
Filion, Raymond Filion, Germain Valiquette avant d'etre vendue a
Gaetan Valiquette en 1962.

Le 12 septembre 1973, Ie silo ~'ecroule sur la grange-etable,
obligeant la reconstruction de la charpente de cette derniere. La vie du
cultivateur doit continuer en attendant la reconstruction. II se servira de
l'etable de Firmin Valiquette, son voisin, pour la traite des vaches. Les
travaux de construction debuteront Ie 1er novembre et se termineront
quinze jours plus tard.

Depuis Ie 26 aout 1988, Ie fils de Denis, Mario, et son epouse
Anne-Marie Diotte en sont les proprjetaires. C'est donc une quatrieme
generation de Valiquette qui continue de vivre sur ces terres agricoles.
Les Valiquette furent les premiers defricheurs du rang Valiquette dans ]e
canton de Dudley.
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LA fERME GASTON FILION
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600, chemin de Kiamika

Lots: 19-B du rang I, 19-P, 20-P, du rang 2 du canton de Bouthillier

Troupeau: 28 tlhes de races Hereford,
Simmental et Charolais

Nom du proprietaire

Isaac CDnstantineau -billet de location
Isaac CDnstantineau -Iettres patentes
Calixte CDnstanhneau
Marguerite Huberdeau. veuve de Calixte CDnstantineau
Gaston Filion

TITRES: Lot I9-P du rang 2

Supe....ficie possedee: 5l.27 hectares

En culture: 26,32 hectares

Production de veaux d'embouche

Date d'acquisition

12 decembre 1902
25 juin 1904
25 mars 1918
5 juillet ]954
14 mai 1959

C'est seulement depuis une dizaine d'annees que Gaston Filion
produit des veaux d'embouche sur la terre qu'il a acquise de

Marguerite Huberdeau, veuve de Calixte Constantineau, Ie 14 mai 1959.
C'est 111. que Calixte et Marguerite ont eleve leurs enfants: Juliette,
Lucienne, Jeannette, Germaine, Annette, Julienne, Jacqueline, Denise,
Germain, LioneL Paul-Emile, Roger, Femand, Julien, Jean-Guy et
Jean-Claude. M. Constantineau vivait de son exploitation laitiere et de
la vente de bois qu'il faisai t sur sa propriete.



LA FAMILLE DE EMILE FILION. JEANNINE, EMILE FILION ET SON EPOUSE ALINE GRATTON, GHISLAINE,

GILBERT, ANDRE, GASTON, RAYMOND, LAURmE, REAL, YVETTE ET ROLLANDE.

Lorsque Gaston Filion prend possession de la ferme, les
batiments que 1'on retrouve aujourd'hui etaient tous existants. Des
ameliorations sont apportees a la residence et depuis, il voit a I'entretien
des batiments. Le 7 juillet 1978, Gaston achete de Germain Touchette Ie

lot 19-B du rang 1.

Depuis 1978, Gaston Filion possede une entreprise de camlOn
nage. Le 1er janvier 1998, il vendra ce commerce a ses his Daniel et
Stephane et consacrera tout son temps a l'exploitation de sa ferme.

Gaston Filjon s'est marie a Angelina Grenier Je 31 octobre 1959.
Gaston est Ie fils de Emile Filion et de Aline Gratton de Kiamika.
Angelina est la hlle de Antoine Grenier et de Bernadette Grenier de
Lac-des-Iles. Huit enfants sont nes de leur union: Denis, Daniel,
Francine, Josee, ChantaL Colette, Stephane et lV1arc.
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LA FERME CHANTAL ET PIERRE DESCHAMBAULT

Production laitihe

Troupeau: 85 tetes de race Holstein pure
sang

Bernard Deschambault
Claude et Pierre Deschambault
Pierre Deschambault et Chantal Paradis
La Ferme Deschambault
Chantal et Pierre Deschambault enr.

TITRES: Lot 48-A-P du rang 6

NOITl du proprietaire

Cyrille Poirier -billet de location pour Ja partie sud du lot 
IsaYe Poirier -billet de location pour la partie nord du lot
IsaYe Poirier -Jettres patentes pour la partie nord du lot 
CyriJle Poirier -lettres patentes pour la partie sud du lot 
Gedeon Cloutier -partie sud du lot -
Ls Rainville - partie nord du Jot-
MoYse Deschambault - partie nord du lot
MoYse Deschambault - partie sud du lot 
Bernard & Romeo Descharnbault

59, Sixieme Rang

Lots: 47 du rang 5, 47-C, 48-A-P, 49-A du rang 6. 49-P du rang 7 du canton de Kiamika

Date d'acquisition

28 avril 1900
28 avril 1900
29 octobre 1906
3 janvier 1915
19 janvier 1915
5 novembre 1915· E
10 decembre 1917 - E·
17 janvier 1920
22 septembre 1944
26 mars 1964 et
14 mars 1975
12 aout 1981
21 fevrier 1994
ler mars 1994

M OIse Deschambault et son epouse Cordelia Plouffe, venant de
Mont-Rolland, arrivent a Kiamika en 1918. MOIse est originaire

Superficie posseaee: 134,43 hectares

Superficie louee: 53,04 hectares

En culture: 9l,09 hectares



de Sainte- Therese-de-Blainville et son epouse Cordelia de Saint
Jerome. Ils s'etablissent sur les lots 47 et 48 du rang 6. Treize enfants
naHront de leur union: £douard, Jeanne, AJice, Lucienne. Germaine,
Lucien, Gabri.elle, Julien, Romeo, Philippe, Bernard, Lionel et Therese.

Pendant plusieurs annees, Mo'ise defrichera sa terre et la
cultivera pour subvenir aux besoins de sa famille. II sera maire de la
municipalite de Kiamika de 1925 a 1927 et marguillier au sein de la
Fabrique de Val-Barrette.

Lors de son etabJissement en 1918, IVlo"ise possede 5 ou 6 vaches
et 2 chevaux. En 1922, it construit une grange sur Ie lot 48. En 1943, il
construira une maison sur Ie lot 49-P pour son fils Romeo. L'annee
suivante, une grange y est erigee.

Le 22 septembre 1944, Moi'se donne la ferme a ses fils Romeo et
Bernard. Romeo obtient la terre « nord» qui comprend des parties du lot
48-A, don t la partie nord, ainsi que les lots 49-A et 50-A du rang 6.
Bernard se voit ceder deux parties du lot 48-A, dont la partie sud, Ie lot
47-A du rang 6 ainsi que Ie lot 47 du rang 5. l1s possedent alors un
troupeau de 30 tetes et 2 « times" de chevaux. Romeo demeure dans sa
maison sur Ie lot 49-A. Bernard habite dans la maison construite sur Ie
lot 48-A qui sera demolie et remplacee en 1973 par la maison OU

demeure aujourd'hui son fils, Pierre Deschambault.

Bernard et Romeo continueront a defricher les lots afin d'en tirer
Ie maximum de la superficie cultivable. Le drainage des terres en
ameliorera Ie rendement. Par trois transactions realisees en 1964, 1975
et 1977, Romeo vend sa part de la ferme a son Frere Bernard.

Bernard Deschambault s'etait marie a Cecile Deschamps Ie
6 juin 1944 en l'eglise de Val-Barrette. De leur u ni.on etaient nes quatre
enfants: les jumeaux Claude et Pierre, Lise et Louise.

Le 12 aout 1981, Bernard vend a ses fils Claude et Pierre la terre
comprenant les lots 42 et 47 du rang 5 ainsi que les lots 47-C, 48-A,
49-A et 50-A du rang 6. Ensemble, ils s'occuperont de la ferme pendant
treize ans. Le Ier fevrier 1985, ils achetent de la Pisciculture Val
Barrette inc. une partie du lot 49 du rang 7 ario d'agrandir leur
exploitation. Cette terre avait auparavant appartenu a Ferdinand
Tessier, Francis Charbonneau, Casimir Valiquette, Leo Valiquette,
Gerard Laurin, Leopold Laurin et Desneiges Provost.
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LA GRANGE-ETABLE D~TRUITE PAR LE FEU EN 1989.
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Le 9 avril 1989, Ie feu ravage
la grange-etable et la laiterie. L'ele
ment destructeur cause la perte d'une
cinquantaine de vaches laitieres de
race Holstein dont vingt-deux sont
enregistrees. Les batiments sont une
perte totale, les dommages son t
evalues a 200000 $. Le sauvetage des
animaux est pathetique: plusieurs
betes, apres etre sorties de I'etable,
retournent dans Ie brasier malgre les
efforts des sauveteurs et perissent.

Claude et Pierre doivent redemarrer leUir entreprise. Soutenus par leurs
famiHes, par les agriculteurs et plusieurs personnes de la municipalite et
de la region, ils entreprendront les travaux de reconstruction de
nouveaux batiments : etable, laiterie et remise a foin.

Le 20 decembre 1991, Claude et Pierre achetent avec Marc
Andre Simard et Colette Deschenes une partie du lot 52 du rang 7
appartenant a Alain Champagne et Carole Saint-Hilaire. Deux ans plus
tard, Claude et Pierre vendront leur part aux deux autres co-proprie
taires et continueront quand meme l'exploitation de cette terre. Ce lot a
appartenu a diverses epoques a Fran~ois Gauthier -1898-, Ovila
Gauthier -1915-, Hormisdas Lachaine -1922-, Ferdinand Dorion -1929-,
Edouard Foisy -1949-, Maurice Foisy -1976-, Yvan Paquin et Claudette
Cousineau -1986-.

Le 21 fevrier 1994, Claude DeschambauIt vend sa part de la
ferme a Chantal Paradis, l'epouse de son Frere Pierre. Le 1er mars 1994,
Chantal et Pierre vendent Ie lot 50-A du rang 6 a Marc-Andre Simard et
Colette Deschenes et continueront a l'exploiter.

Les Deschambault ont participe a plusieurs concours et expo
sitions, ce qui marque leur interet dans Ie secteur de l'agriculture:
Societe d'agriculture de Papineauville en collaboration avec Ie Club
Holstein de Papineauville; Societe d 'agriculture de Labelle; en 1988, ils
ont aspire au concours de l'Ordre du merite agricole dans la categorie
MedaiUe de bronze; en 1990, ils ont participe ala foire de printemps de
Victoriaville i la ferme Deschambault sera designee la ferme de stage
pour I'ecole d'agriculture de Saint-Hyacinthe en 1990; lors du Gala des



LA FERME ORIENT FORGET

45, Sixieme Rang

L>t: 43 du rang 6 du canton de Kiamika

Troupeau: 8 tetes de races Charolais et
Simmental

TITRES
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NOITl du proprietaire
Philias Ouimet -billet de location
Hormjsdas Lachaine
Adelard Ouimet
Leo Leonard
Hormidas Lachaine -lettres patentes
Hormisdas Lachaine
Donat Lachaine
Clodomir Forget
Orient Forget

Draveurs de la Chambre de commerce de Mont-Laurier, en 1997, Pierre
et son epouse seront en nomination pour l'obtention du « Draveur» dans
Ie secteur agricole et, en 1998, us remporteront Ie « Draveur» dans Ie
secteur agro-alimentaire.

Superficie possedee: 45,88 hectares

En culture: 14, 17 hectares

Production de veaux d'embouche

Date d'acquisition
2 novembre 1892
27 mars 1926
28 septembre ]925
4 decembre 1926
11 mai 1927
22 avril 1933
28 avrLl1933
6 decembre 1944
27 mai 1970



C lodomir Forget s'est porte acquereur du lot 43 du rang 6 Ie 6
decembre 1944. 11 en avait pris possession Ie 26 octobre. II etait

marie a Marie-Louise Lachaine. NeuE enfants sont nes de leur union:
Bernard, Fleurette, Leopold, Raymond, Orient, Juliette, Ghyslaine,
Rita et Gaston. M. Forget tire ses revenus de la production laitihe et
travaille au chan tier.

Orient Forget et Noella Cloutier se sont maries Ie 3 septembre
1960. NoeJJa est la fille de Ernest Cloutier et de Lucienne Dufour de
Mont-Laurier. Ils demeureront au Lac-Nominingue pendant quelques
annees pour demenager ensuite a Val-Barrette.

En 1970, Orient echangera avec son pere une partie du lot 220
qu'il detenait a Val-Barrette contre le lot 43 du rang 6 que son pere
possedait et y demenagera avec sa famille. Clodomir y avait bati une
maison vers 1956. Orient achetera quelques animaux a bceuf et y fera de
la production de veaux d'embouche. Dans Jes meilleures annees, son
cheptel compte une quinzaine de tetes. Orient Forget a toujours travaiUe
comme bucheron pour des «jobbers» et des compagnies forestieres:
Lucien Nantel, Thurso Pulp, Papineau & Dufour. Les profits realises
par la vente des veaux d'embouche sont un complement ases revenus.

Du IJ1ariage de Orient Forget et Noella Cloutier sont nes six
enfants: Serge, Daniel, Robert, Gilles, Linda et Eric.
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TITRES: Les proprietaires de la rerme principale - Lot 46-A dll rang 6-

LA FERME PIERRE FORGET

Troupeau: 85 tetes de race Holstein
pures a 65 %

Nom du proprietaire

Augustin Larocque -billet de location
Augustin Larocque -Iettres patentes-
Hermeline Cloutier, veuve de Louis-AIeide FiJiatreault
Augustin Larocque
Pierre Deschambault
Jean Charbonneau
MoYse Forget
Joseph Forget -tJs de Mo'ise

Rolland Forget
Pierre Forget et Nicole Beaudry
Pierre Forget
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Superficie possedee : 200, J6 hectares

En culture: 95,14 hectares

Production laitiere

55, Si.;xieme Rang

Lots: 31-P, 44-A-P, 44-B-P, 45-A, 46-A. 47-A du rang 6, 44-A-P,

45-A-P du rang 7 du canton de Kiamika

Date d'acquisition

1er mars 1901
21 fevrier 1911
12 juiJlet 1912
13 mai 1914
8 avril 1918
5 juin 1919
3 mai 1924
12 novembre 1927

ler mai 1958
8 janvier 1988
9 aoOt 1993



28 avril 1900
19 fevrier 1915
12 aoQt 1915 -E
8 avril 1918
5 juin 1919
3mail924
12 novembre 1927
ler mai 1958
8 janvier 1988
9 aout 1993

TITRES: Lot 47-A du rang 6

Cyrille Poirier -billet de location
Cyrille Poirier -lettres patentes
Augustin Larocque
Pierre Deschambault
Jean Charbonneau
MoYse Forget
Joseph Forget -fils de MoYse
Rolland Forget
Pierre Forget et Nicole Beaudry
Pierre Forget

L e 1er mai 1958, Rolland Forget achete les lots 46-A et 47-A du rang
6 de son pere Joseph.

Joseph Forget, qui etait marie, en premieres noces, a Rose
Lachaine de Kiamika, est Ie fils de MOIse Forget et de Nathalie
Lajeunesse qui demeurent sur Ie lot 31 du rang 6. MOlse Forget est
arrive a Kiamika en 1921. Seize enfants sont nes de leur unio.n:
Clodomir, Joseph, Antonio, Napoleon, Charles, Albert, Laurent,
Gerard, Therese, Germaine, Jeanne d'Arc, Jacqueline, Cecile,
l\1arguerite, Jeannine et Lucie.

En 1944, Joseph Forget construira une maison sur le lot 46-A, la
meme qui est encore existante aujourd'hui au 55, Sixieme Rang. Dix
enfants sont nes de runion de Joseph et de Rose Lachaine: Paul-Emile,
Gertrude, Real, Jacques, Rolland, Yvette, Pierrette, Ida, Yvon et Lise.

Rolland Forget epousera Lucille Cloutier qui est la Glle de Ernest
Cloutier et de Lucienne Dufour de Mont- Laurier, Ie 10 mai 1958.

Lors de l'achat de la ferme en 1958, 23 tetes composent Ie
troupeau et Rolland Forget continuera dans la production du lait. En
1960, il achete la terre de Adelard Ouimet -lots 44-A-P, 44-B-P et 45-A
du rang 6- qui avait jadis appartenu a Louis Larocque, Donat Larocque,
Delphis Beausejour, MoYse Deschambault, Armand Caron, Marcel
Valiquette, Paul-Emile Forget avant d'etre vendue a Adelard Ouimet en
1954. Quelques annees plus tard, Rolland demolira la maison et la
grange qui y etaient construites.

En 1976, desirant agrandir son exploitation, it achete de
Napoleon Forget une partie du lot 31 du rang 6. Napoleon s'etait marie
a Yvette Briere, 61le de Armand Briere et de l\1arie Lacelle, Ie 16 juin
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1937 et ils s'etaient installes sur Ie lot 31 du rang 7. Plus tard, ils
acheteront Ie lot 31 du rang 6 ety demenageront. Treize enfants sont nes
de leur union: Rosemonde, les jumelles Liliane et Suzanne, Huguette,
Solange, Gisele, Gaetan, Marie-Paule, Pauline, Louise, Gaetane,
Monique et 1V1adeleine. Ils ont quarante-et-un petits-enfants et vingt
sept arriere-petits-enfants.

Aides de leurs trois enfants Alain, Pierre et Andree, Rolland
Forget et son epouse, effectueront plusieurs ameliorations sur la ferme.

En 1988, leur fils Pierre prend la releve avec son epouse Nicole

Beaudry. Cette derniere est la fille de Edouard Beaudry et de Geraldine
Leonard de Lac-du-Cerf.

Le 9 aout 1993, un tragique accident survient a la ferme alors
que Nicole meurt ecrasee sous un tracteur. EIIe revenait des champs
avec un chargement de foin. Ainsi, Pierre se retrouve seul avec ses deux
enfants, Terry et Annie. Les parents de Pierre Ie soutiendront et
l'aideront aux travaux de la ferme, tache qu'ils accomplissent encore
aujourd'hui. Et, comme si cela n'etait pas suffisant, en juillet 1995, Ie feu
ravage une partie de la grange-etable et de la laiterie. Une corvee est
organisee pour la reconstruction des batiments. Plusieurs agriculteurs et
citoyens de Kiamika et des environs donneront de leur temps pour aider
Pierre dans cette epreuve. Les travaux dureront environ quatre
semaines et se termineront a la fin du mois d'aout.
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LA FERME MARCEL GAGNON ET RITA PAPINEAU

462 I C H A r I T R E 7

Troupeau: 180 vaches et 3 taureaux de
r,tees Charolais et Simmental -quelques
sujets de races Hereford et Angus-

Nom du proprietaire

Adelard Forget -billet de location
Noe Touchette -Iettres patentes
Josephat Touchette
Ernest Touchette -lot 12-B et 1/2 sud du lot 13-B
Romeo Touchette -1/2 nord du lot 13-B-
Jean-Paul Jolicoeur -]/2 nord du lot 13-B
Jean-Paul Jolicoeur -lot 12-B et [/2 sud du lot 13-B
Gregoire Diotte et Albert Diotte
La Ferme L'Eperon inc.
LV\arcel Gagnon et Rita Papineau

70, chemin Touchette
Lots: 9-B, 10-B, H-B, 12-B, 13-B, I4-A, I4-C, IS-A. I5-C, 16-A-P du rang 5,

13-B, 14-B, 15-B du rang 6 du canton de Kiamika

TITRES: Les differents proprietaires OU sont situes les bfttiments de la ferme
Lots 12-B et 13-8 du rang 5

Date d'acquisition

2 mai 1898
30 avril 1902
2 fevrier 1902
8 jllin 1937
22 juin 1937
23 mai 1964
29 mai 1964
31 juiUet 1974
12 mai 1975
30 juin 1987

L e 23 mai 1964, Jean-Paul Jolicceur, un architecte de Montreal,
achete de Romeo Touchette ]es lots 12, 13, 14, 15, 16-P du rang 4

amsl que les lots 13-B-P, 14-C et 15-C du rang 5. Ces lots avaient

Supel"ficie possedee: 235,49 hectares

Supel"ficie louee: 40 hectares

En culture: 160 hectares

Production de veaux d'embouche



appartenu precedemment a la succession de Valentine Briere, veuve de
Stanislas Poirier.

Six jours plus tard, M. Jolicceur acquiert de Ernest Touchette les
lots 9-B, 10-B-P, I1-B, 12-B, 13-B-P, 14-A, IS-A, 15-C-P et 16-A-P du
rang 5.

C'est sur ces terres que Noe Touchette a vecu avec sa famille.
Son fils J osephat Touchette prendra la releve. Ce dernier etait marie a
Aimee Leonard. Neuf enfants naitront de leur union: Gerard, Ernestine,
Ernest, Romeo, Yvonne, Noe, Laurette, Yves et Veronique. Josephat y

etablira ses fJs Ernest, Romeo et Yves.
Ernest Touchette s'est marie a Yvonne Legault Ie 11 juin 1930.

Ils auront dix enfants: Paul, Germain, Fernand, Jean-Marie, Lucille,
Denise, Raymond, Real, Gerard et Lise.

Romeo Touchette s'est marie a Marie-Anne Legault Ie 25 mai
1927. Huit enfants sont iss us de leur union: Laurent, Fernand, Guy,
Gerald, Marie-Paule, Yolande, Maurice et Gilles.

Yves Touchette s'est marie a Aline Plouffe Ie 29 octobre 1941. Ils
auront six enfants: Therese, Andre, Rene, Diane, Yvon et Fran90is.

En novembre de la meme annee, Jean-Paul Jolicceur achete de
Pierre Jarry une partie du Jot 13-B du rang 6 sur laquelle etait jadis
construit Ie moulin ascie de Victor Dufort.

Le 11 janvier 1965, Herve Lafleur -/11s- vend aM. Jolicceur les
lots 13-B-P, 14-B et 15-B du rang 6. C'est en 1942, que M. Lafleur avait
acquis ces Jots, en plus grande etendue, de WJ11iam Chartier qui en etait
devenu proprietaire Ie 17 mars 1926 les ayant achetes de Victor Dufort.

Pendant une dizaine d'annees, Jean-Paul Jolicceur engagera des
employes qui verront au fonctionnement de la ferme qui se specialise
surtout dans la production bovine. M. Guy Touchette y a travaiLle de
1964 a 1967. Par la suite, M. Clermont y travaillera jusqu'en 1970 alors
que M. Jolicceur vend ses animaux.

En 1974, la ferme qui comprend trois maisons et des granges est
vendue a Gregoire et AJbert Diotte. Ils procedent alors a la construction
de trois porcheries. En 1975, ils forment une compagnie «La Ferme
l'Eperon inc.» a laquelle est transferee la propriete. L'annee suivante,
une maternite et un parc d'engraissement sont construits. Les batiments
abritent 600 truies, 3500 pores en plus des 1 000 porcelets. En 1978
s'ajoute a l'entreprise la production de veaux d'embouche. Une
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35. Septieme Rang

Lots: 29·P, 30-A·P du rang 7, 26 du rang 8 du canton de Kiamika

~~
~=-

LA FERME LUCIEN GRATTON

Production de veaux d'embouche

Troupeau: 17 tetes de race Charolais
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Superfide possedee: 126,41 hectares

En culture: 28,34 hectares

soixantaine de vaches de race Simmental composent Ie troupeau. Cinq
personnes n'ayant pas de lien direct avec l'entreprise trouvent un emploi
ala Ferme l'Eperon.

La baisse d u prix du pore, les taux de financement trop eleves
auront raison de la Ferme l'Eperon inc. qui doit abandonner les affaires
en 1983.

Le 30 juin 1987, Marcel Gagnon et Rita Papineau achetent la
ferme. Ces derniers possedent des terres a Ferme-Neuve et a Mont
Saint-Michel. Ils vendront ces fermes et demenageront sur leur terre de
Kiamika les 32 tetes formant alors Ie troupeau de bovins de boucherLe.
Depuis I'acquisition de cette terre, lVlarcel Gagnon et son epouse ont
amenage une quarantaine d'acres de terre neuve. Les clotures ont ete
refaites sur l'ensemble de la propnete, ce travail s'est echelonne sur une
dizaine d'annees. Les anciens batiments de la ferme sont demolis et
d'autres seront ameliores afin d'offrir un meilleur confort aux animaux.

Les veaux d'embouche que les Gagnon elevent jusqu'a l'age de
hULt mois sont vendus a l'encan de Sawyerville pres de Sherbrooke ades
proprietaires de pares d'engraissement.



TITRES: Lot 29-P et 30-A-P du rang 7
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NoIll. du proprietaire
R. Touchette -billet de location
Joseph Deschamps - lettres patentes
Napoleon Gratton
Lucien Gratton

Date d'acquisition
15 aoQt 1899
22 janvier 1900
25 aoQt 1920
30 octobre 1962

C'est vers l'annee 1890 que Joseph Deschamps, son epouse Marie
Fortin et leurs six enfants -Louis, Romeo, Noe, Joseph, Nlarie

Louise et Auguste-, venant de la region de Quebec, s'etablissent en
bordure de la riviere Kiamika sur les lots 29 et 30 du rang 7. Us y
defricheront la terre, y construiront une maison et une grange-etable. lis
se procureront des animaux ainsi que les instruments aratoires
necessaires a l'exploitation de la ferme.

Le 25 aout 1920, la propriete est vendue a Napoleon Gratton. Ce
dernier est Ie fils de Joseph Gratton et de VIctoria Brisebois. Joseph est
originaire de Saint-Jerome et vint s'etabJir sur les lots 31 a 33 du rang 4,
en bordure de la riviere du Lievre vers 1902. Du mariage de Joseph et
de Victoria sont nes onze enfants: Joseph, Napoleon, Albert, Rodrigue,
Arthur, Osias, Ferdinand, Rosa, Azilda, Aline et Yvonne.

En 1914, Joseph avait donne a son fils
Napoleon Ie lot 32, mais ce dernier decida de le
vendre a son Frere Albert I'annee suivante. Lors
que Napoleon Gratton epouse Laura Diotte, fiUe
de Pierre Diotte et de Delia Chalifoux, Ie 10
janvier 1921, ils s'etablissent sur la ferme du
rang 7. De leur union sont nes huit enfants:
Dorelis, Rita, Liguori, Patricia, Victor, Denise,
Louise et Lucien.

Pour subvenir a ses besoins et a ceux de lA MAISON DE NAPOLEON GRATION EN BORDURE
DE LA RIVIERE KIAMIKA.

sa famiUe, Napoleon Gratton possede quelques
vaches et eleve des moutons, des porcs ... A cette epoque, il devait
travailler au chantier pour combler les fins de mois. II fera beaucoup de
defrichage et de terre neuve pour ameliorer son exploitation. n sera tres
actif au sein de la commu naute en s'impIiquant surtout dans les
organismes tels Ie Cercle de I'U.C.C., Ie Syndicat de I'U.C.C.. Ie Cercle
agricole, Ie Syndicat du Crible; iJ occupera meme certaines charges au
sein de la municipalite et de la commission scolaire.



En 1962, la ferme devient la propriete de son fils Lucien qui avec

son epouse Victoire Lagace y feront surtout de la production laitiere

jusqu'en 1969. Depuis, la ferme se specialise dans la production de

bovins de boucherie. Cette seule source de revenus est insuHlsante, alors

Lucien Gratton doit, it partir de 197 L travailler it l'exterieur pour des

compagnies foresheres. Dans ses meilleurs annees, Ie cheptel s'eJevait it
65 tetes en plus des veaux d'embouche. Du mariage de Lucien Gratton

et Victoire Lagace sont nes trois enfants : Luc, Denis qui est decede Ie 28

juin 1977, et Rene. Rene, Ie cadet de la famille, est instructeur it I'Instltut

de karate « Chito Kan» de Mont-Laurier. II a participe it plusieurs

reprises it differentes competitions, remportant plusieurs trophees. II se
signalera en 1996 en livrant un match nul contre Wilfrid Hembert

(Sotteville), Ie champion de Normandie, lors du gala international

organise par la Boxe americaine de Sotteville en France. En 1997, il
remportera Ie championnat en Kata Musical lors du tournoi interna
tional d'arts martiaux de la Federation americaine d'arts martlaux.

LA FERMI DEN~JACQ!JES
595, chemin de Kiamika

Lots: 17,18. 19-P, 20, 21-A, 21-B·P. 22-P, 23,24 et 25-P
du rang 2 du canton de Bouthillier

Superficie possooee: 246,33 hectares

Superficie louee: 18,22 hectares

En culture: 129,55 hectares
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Production laitiere

Troupeau: 80 tetes de race Holstein



Date d'acquisition

12 decembre 1902
25 juin 1904
23 janvier 1905
18 octobre 1906
16octobre 1913
12 octobre 1914
20 juillet 1942
8 mai 1950
10 mai 1960
21juin 1968
20 juin 1972

TITRES: Lot 19-P du rang 2

Nom du proprietaire

Isaac Constantineau -biUet de location
Isaac Constantineau -lettres patentes
Jean-Baptiste Paquette
Isaac Constanhneau
Jules Lauzon
Joseph Huberdeau
Mo'ise Huberdeau
Victor Saint-Aubin
Real Filion
Germain Constantineau
Denis Jacques

E n 1971, Denis Jacques, fils de Ulric Jacques et de Irene Huberdeau
de Lac-des-tles, loue la terre de Germain Constantineau qui avait

auparavant appartenue a Victor Saint-Aubin et Real Filion -lots 19-P,
20. 21-A du rang 2 du canton de Bouthillier-.

Le 20 juin 1972, Denis se porte acquereur de la ferme. Trois
jours auparavant, il avait epouse Carole Lachaine, la fiJle de Aldege
Lachaine et de Victoire Lacasse de Kiamika. Ensemble, i1s s'occuperont
de I'exploitation de la ferme. IIs auront trois enfants: Yves, Martin et
MigueL

A leurs debuts, ils possedent sept vaches laitieres. En 1977, ils
construiront une nouvelle residence; en 1981, ils agrandissent l'etable,
un garage viendra s'ajouter a l'exploitation en 1982 et une remise a
machinerie agricole en 1987. L'etable sera egalement pourvue d'un
lactoduc.

Le 30 avril 1986, M. Jacques achete de Jean-Paul Filion les lots
17-P et 18-P du rang 2 ayant jadis appartenu a Calixte Constantineau. 11
y defrichera une cinquantaine d'acres qui seront mis en culture. Le 16
septembre 1994, il se porte acquereur des lots 21-B-P, 22-P, 23. 24 et
25-P du rang 2. Cette terre avait deja appartenu a son pere Ulric qui,
avec son epouse, y ont eleve leurs dix enfants: Lucien, Rolland, Jean
Claude, Richard, Georges. Gilles, Liliane, Simone, Therese et Denis.
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LA FERME GRENlKA

Production laitie..e

l'roupeau : 80 tetes de race Holstein

])roduction cenfalie..e et vente de foin

TITRES: Lots J8-H, 18-J du rang 6

NOITl du proprietaire

Samuel Guerin -billet de location
Joseph-Samuel Guerin -lettres patentes
Napoleon Charette
Georges Suppere
Oscar Grenier
Denis GrenLer
Denis Grenier et Johanne Lefebvre
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DentJ Grenier, Jobanne Lejebl1re et Benoit Gernier

I, Sixieme Rang
Lots: ll-A-P, 12-A-P, 13-A-P, 14-B-P, 15-B-P, 16-B du rang 5, 16-A-P, 17-A-3,

17-A-6, 18-A-4. 18-A-5-P. 18-H-2, 18-J-J, J9-B-P, 20-P, 29-A-P,
30-P du rang 6 du canton de Kiamika

Depuis 1996, sur cette ferme situee au 660 du chemin du lac Rouge,
Yves, Ie ftls de Denis, y fait de la production laitiere. Son troupeau est
compose d'une vingtaine de tt~tes de race Holstein et Ayrshire.

Date d'acquisition

18 mars 1893
12 septembre 1908
24 mars L911
20 novembre 1930
8 mai 1948
1er octobre J974
18 mai 1988

Superficie possedee: 257,08 hectares

Superficie IOUl~e: 56,68 hectares

En culture: 182.0 hectares



22 avril 1889
17 decembre 1892
27 mars 1901

20 decembre 1910
30 septembre 191 L
20 novembre 1930
8 mai 1948
1er octobre 1974
18 mai 1988

TlTRES: Lots 19-B-P et 20 du rang 6

Pierre Lacasse -billet de location sur Ie lot 20 du rang 6
Pierre Lacasse -billet de location sur Ie lot 19 du rang 6
Pierre Lacasse -tettres patentes sur les lots
19 et 20 du rang 6-
Dame Josephine Gravel
Napoleon Charette
Georges Suppere
Oscar Grenier
Denis Grenier
Denis Grenier et Johanne Lefebvre

E n novembre 1930, Georges Suppere -50 ans- et Eva Filion -41 ans
quittent Saint-Jovite et viennent s'etablir a Kiamika sur une terre

que Georges a ach.etee de Napoleon Charette pres du village de Kiamika
-lots 18-H, 18-J -P, 19-B et 20 du rang 6-. lis sont accompagnes de
douze de leurs treize enfants: Leopold, Madeleine, Georgette,
Emilienne, Gabrielle, Victor, Agnes, Jovite, Henri, Gilberte, Cecile et
Gil.les. Seul Gerard n'est pas du voyage, etant aux etudes a
PapineauviUe. Roger, Ie cadet de la famille, naltra en 1930. lis quitteront
done Saint-Jovite et demenageront animaux et machinerie agricole soit
a l'aide de chevaux ou par Ie train.

Georges et Eva travailleront ardemment pour subvenir aux
besoins de leurs enfants, traversant la crise economique decJenchee en
] 929. Leopold, l'alne de la famiUe, aidera grandement son pere qui avait
une sante fragile.

Le 8 mai 1948, Georges vend la terre a son gendre Oscar
Grenier, a l'exception d'une partie du lot 20 qu'il cedera a son fIls Gilles.
Oscar est Ie fils de Jean-Baptiste
Grenier et de Rosanna Saint-Aubin, il
avait epouse Agnes en 1940. Ils h.eber
geront Georges et Eva au deuxieme
etage de leur maison pendant neuE ans.
En 1957, ces derniers iront demeure.
chez arise Filion, au viUage. Suite aux
deces de Georges Suppere et de arise
Filion au debut de l'annee 1957, Eva ira
demeurer chez son fIls Gilles a Mont-
Laurier. LA MAISON ET LES BATIMENTS DE FERME DE GEORGES SUPP~RE.
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Le 5 avril 1955, Oscar achete de son beau-frere, Gilles, la partie
du lot 20 que Georges lui avait cedee. Diverses ameliorations seront
apportees a la ferme: terre neuve, drainage superficieL renovation
interieure de l'etable, construction d'un silo de ciment -l'un des premiers
installes dans la region vers 1967-.

Du mariage de Oscar et de Agnes sont nes neuf enfants: Lise)
Gaetan, Claudette, Louise, Jean-Claude, Denis, Guy, Diane et Michel.
Suite au deces de son epouse en 1967, Oscar continuera a exploiter sa
ferme avec I'aide de ses enfants. Le 8 juiUet 1971, il achete de la Fabrique
de Kiamika les lots 16-A et 17-A-P du rang 6.

En octobre 1974, Oscar vend l'exploitation a son fils Denis a
l'exception d'un emplacement qu'iJ se reserve pres du village sur la route
311 pour y construire une residence. II lui cede egalement toute la
machinerie aratoire et les soixante-quinze tetes qui forment Ie troupeau.

Denis Grenier et Johanne Lefebvre se sont maries Ie 26 avril
1975. lis ont deux enfants, Benoit et Nadine, qui les aident aux travaux
de la ferme. Afin d'agrandir leur exploitation, ils se porteront acquereurs
de plusieurs terres situees a Kiamika.

Le 24 fevrier 1984, ils achetent de Julien Maille les lots 12-A-P,
13-A-P et 14-B-P du rang 5 a l'exception de l'emplacement OU est situee
la maison construite par Joseph Guerin que se reserve M. Maille. Le
troupeau de vaches et Ie quota de lait font egalement I'objet de la tran
saction. Cette terre avait auparavant appartenu a Joseph Guerin, Elie
Saint-Jean, Noe Saint-Jean, Albertine Saint-Jean -veuve de Liguori
Filion- et Marie-Anna Charbonneau avant d'etre acquise par Julien
Maille Ie 26 mars 1952. C'est vers 1887, que Hyacinthe Maille, Ie grand-

pere de Julien, avec son epouse Rosalie Mantha et
leurs deux enfants, Hyacinthe et Joseph, sont
venus s'etablir a Kiamika, sur les lots 11 et 12 du
rang 6, en bordure de la riviere Kiamika, pres du
rapide Dufort. Au deces de Hyacinthe Maille 
pere- en 1913, son fils Joseph pre ndra la releve .
•Joseph Maille et son epouse Yvonne Latreille ont
eu onze enfants: Simone, Jeanne, Charles-Emile,
Colette, Julien, Fernande, Berthe, Conrad,

lA MAISON DE JULIEN MAillE CONSTRUITE PAR Maurice, Fernand et Nodla. Cette terre appartient
JOSEPH GUERIN. aujourd'hui a Fernand Maille.
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Julien Maille s'est marie a cecJe Chartier en 1953. I1s viendront
s'etablir sur la terre qu'iJ a acquise en 1952, en bordure de la riviere
Kiamika. Sept enfants sont nes de leur union: Jean-Claude, Andre,
Rejean, Marie-Suzanne, Daniel, Annie et Valerie.

Le 3 avrJ 1992, Denis Grenier et son Frere Jean-Claude achetent
les lots 12-A-P, 13-A-P, 14-B-P, 15-B-P et 16-B du rang 5 de Jacques et
Fernand Saint-Jean. Suite au deces de Jean-Claude, ses enfants heritent
de sa part et la vendent en 1997 a Denis Grenier et Johanne Lefebvre
qui avaient forme depuis Ie 1er janvier 1988 une societe designee sous Ie
nom de " Fenne Grenika enr. ». Cette terre a successivement appartenu a
Joseph Guerin, Elie Saint-Jean, Omer Saint-Jean, Jean-Baptiste
Turgeon, Noe Saint-Jean, Paul-Emile Morin, Oscar Saint-Jean, Gaston
Saint-Jean ainsi qu'a Jacques et Fernand Saint-Jean.

Le 13 mars 1997, la Ferme Grenika achete la terre de Gaston
Saint-Louis situee au nord du village sur Ie lot 18-A-5-P du rang 7. Le
22 decembre 1997, Werner Wepfer Jr leur vend les lots 29-A-P et 30-P
du rang 6.

Pour completer son exploitation, la Ferme Grenika loue la terre
de Werner Wepfer Jr ainsi que celie de Melanie et Kevin Grenier. Ces
derniers en sont devenus proprietaires suite au deces de leur pere Jean
Claude Ie 4 aout 1996. Cette terre, qui est composee des lots
13-A-P, 14-A et 15-A-P du rang 6, a deja appartenu a William Chartier,
Herve Lafleur, aux enfants de M. Lafleur, avant d'etre acquise par
Jean-Claude Grenier Ie 15 decembre 1983.

C'est Ie 29 avril 1942 que Herve Lafleur avait achete de William
Chartier les lots 13-A, 13-B-P, 14-A, 14-B, 15-A et 15-B du rang 6.
Herve Lafleur s'est marie a Annette Lachaine, tllie de Adelard Lachaine
et de Blanche Diotte, Ie 26 septembre 1942. Dix enfants sont nes de leur
union: Robert, Gaetan, Lucien, Jean-Pierre, .Michelle, Suzel, Liliane,
Guy, Serge et Daniel. Annette Lachaine est decedee en 1978 et, suite au
deces de Herve Lafleur Ie 27 novembre 1981, ses enfants heritent de la
propriete qui sera vendue en partie a Jean-Claude Grenier. La maison et
un emplacement seront vendus a Robert Lafleur qui y demeure depuis
avec son epouse cecile Aubin.

Depuis plus de vingt ansI pI usieurs ameliorations seront
effectuees et ajouteront de la valeur a la Ferme Grenika: drainage
souterrain et superficiel, renovation interieure et exterieure de l'etable,
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LA fERME IALSY
-Alain Jacqllt:<! d SyLf!ie PominfJiL/e

30, Sixieme Rang

Lots: 35-A, 36-A du rang 6 du canton de Kiamika

IProduction laitiere

Troupeau: 65 tetes de race Holstein

TITRES: Lot 35-A du rang 6

NOlTl du proprietaire

Charles Sarazin -billet de location
Charles Sarazin -lettres patentes
Gedeon Cloutier
Joseph Ouimet
Alcide Ouimet
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Date d'acquisition

22 janvier 1893
9 jui.n 1904
21 octobre 1902
7 novembre 1904
18 mars 1913

Superficie posstidee: 81,33 hectares

En culture: 60 hectares

construction d'un atelier de reparation, de silos, d'une remise a
machinerie, installation d'un lactoduc et d'un distributeur d'aliments
contrcM. La production laitiere du troupeau a plus que double depuis
l'achat de la propriete, ceci etant principalement du au programme
d'insemination artificieJle et au contrale laitier. Depuis quelques annees,
I'entreprise s'est diversifiee en faisant de la production cerealiere et la
vente de foin.

Depuis Ie 1er janvier 1998, Benoit, Ie fils de Denis, est devenu
societaire de la ferme.



12 decembre 1932
30 novembre 1935
22 avril 1939
11 fevrier 1947
6 janvier 1972
27 janvier 1989

22 janvier 1893
9 juin 1904
29 novembre 1910
7 mars 1935
13 avril 1965
27 janvier 1989

Alice Delvigne -Dame B. Charbonneau
Henri Brisebois
Alcide Ouimet
Firmin Valiquette
Rolland Jacques
Alain Jacques et Sylvie Pominville

TITRES: Lot 36-A du rang 6

Charles Sarazin -billet de location
Charles Sarazin -Iettres patentes
Treme Lachaine
Emile Lachaine
Rolland Jacques
Alain Jacques et Sylvie PominviJle

C 'est Ie 7 mars 1935 que Emile Lachaine achete, de son pere Treffle,
la terre situee sur Ie lot 36-A du rang 6. II y fera de la production

porcine et devra travailler a l'exterieur pour subvenir aux besoins de son
epouse Simone Forget et de ses enfants: Marielle, Gilbert, Gilberte,
Marcella, Claude, Claudette, Huguette, Normand, Cecile, Micheline,
Paul-Emile et Denise.

L'une des filles, Marcella, epouse Rolland Jacques, fils de Ulric
Jacques et de Irene Huberdeau qui demeuraient a Lac-des-1Ies.
Marcella et Rolland demeureront quelques temps a Mont-Laurier avant
d'acheter, Ie 16 septembre 1961, la terre de Claude Lachaine situee sur
Ie lot 25-A du rang 6. Cette ferme avait auparavant appartenu a Ravana
Quenneville. Trois ans plus tard, ils vendront la ferme a Honorius
Lachaine et acheteront la terre de Emile Lachaine. Lors de I'achat,
I'entreprise compte une centaine de porcs. Ils delaisseront cette
production et s'orienteront vers I'industrie laitihe.

Le 6 janvier 1972, M. Jacques se porte acquereur de la terre de
Firmin Valiquette, adjacente a sa propriete. M. Valiquette s'y etait
installe en 1948 avec son epouse Rita Godard, fiUe de Henri Godard et
de Hortense Lavoie de Labelle.

Firmin est Ie fJs de Donat Valiquette et de Blanche Brunet qui,
elle, etait la fJle de Thomas Brunet et de Maggie McNamara. Donat est
Ie fils de William gui etait marie a lV1athildee Legault. Du mariage de
Donat et de Blanche sont nes six enfants: Firmin, Bibiane, Jean-Marie,
Gaston, Pierrette et Robert qui ont tous grandi sur la ferme situee dans
Ie canton de Dudley.
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LA FERME MICHEL LACASSE

Production laitiere

Troupeau: 70 tetes de race Holstein
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Superficie possedee: 230,61 hectares

Superficie louee: 12 hectares

En culture: 68.83 hectares

27, Septieme Rang
Lots: 19-A-P, 20-A, 20-B-P, 20-C,

21-A-P, 21-B-P, 22-A-P, 23-A-P, 23-B, 24-P du rang 7,
25 du rang 8 du canton de Kiamika

Firmin Valiquette et Rita Godard se sont manes Ie 3 juillet 1948
a Labelle et viennent donc s'etablir sur Ie lot 35-A du rang 6 OU iis
auront leurs enfants: Jean-lYlarie, Jacques, L:mise, Conrad -decede a
six mois- Myriam, Christian, Ronald, Rejean, Franc;ois - decede a la
naissance- et Jacinthe. Ils exploiteront leur terre du rang 6 pendant une
quinzaine d'annees et demenageront dans Ie canton de Dudley en 1963.

Rolland Jacques et son epouse auront trois enfants: Alain,
Claudine et Sylvie. Os tireront profit de leur ferme jusqu'en 1989.
Depuis, leur fils Alain et son epouse Sylvie Pominville assurent la
gestion de l'entreprise. Pour arneliorer leur exploitation, ces derniers ont
procede a I'agrandissement de l'etable ainsi qu'a l'achat de quotas.



TITRES; Les differents proprietaires de la ferme principale
Lots 23-A-P, 23-B et 24-P du rang 7

Date d'acquisition

22 octobre 1888
13 septembre 1905
18 septembre 1905
21 janvier 1914

16 juillet 1920

3 janvier 1931
30 octobre 1963
11 avril 1989

Nom du proprietaire

Franc;ois Lacasse -biJlet de location
Rodrigue Lacasse -Iettres patentes
Alphonse Lacasse
Deces de Alphonse Lacasse;
Sophie Amyot, son epouse, en devient proprietaire
Deces de Sophie Amyot;
Rodrigue Lacasse en devient proprietaire
Mathias Lacasse
Andre Lacasse
.M..ichel Lacasse

T ransnUse de generation en generation depuis 1905, cette ferme est
situee en bordure de la riviere KiamLka a environ un mille du village

sur Ie septieme rang.
Alphonse Lacasse, qui etait marie a Sophie Amyot, s'est etabli a

Kiamika, vers 1887. n avait choisi quelques lots en bordure de la riviere
Kiamika sur Ie rang 6 pres de l'endroit OU sera erige plus tard Ie village
de Kiamika.

Son frere, Pierre, s'est etabli sur les tots 18, 19 et 20 du rang 6 et
sur Ie lot 18 du rang 7. De la descendance de Pierre Lacasse et de
Josephine Gravel, seule Therese, fille de Telesphore Lacasse et de
Adrienne Lepine, demeure encore a Kiamika. Therese a epouse Rosaire
Deschamps, fits de Louis Deschamps et de Anna Chartier Ie 6 mai 1941.
11s ont eu un seul enfant, Jean, qui demeure a Kiamika, sur Ie chemin
Chapleau.

Des montrealais avaient choisi les lots 19 a 24 du rang 7. Ne
connaissant rien a l'agriculture, ils laisseront ces terres a. Alphonse
Lacasse. It installera son gendre, Joseph rv1arier, sur Ie lot 19, Fran~ois

Lacasse -pere- sur les lots 20, 21 et 22, Alphonse -fils- sur Ie lot 23,
Rodrigue sur Ie lot 24 et Joseph sur Ie lot 25. En 1904, il vendra ses lots
du rang 6.

Rodrigue s'etait marie en premieres noces a. Emma Lachaine qui
est decedee en 1900. En secondes noces, il epousera Edesse Piche
Dufour qui avait deux enfants: Sylvio et Jos .. De l'union de Rodrigue
Lacasse et de Edesse Piche-Dufour sont nes deux enfants: Mathias et
Henri. Suite au deces de Mme Piche, Rodrigue epousera Fidelia
Bourdon, veuve de Exephir Forget. Elle avait un gar~on et trois filles.
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Ces dernieres s'appelaient Blanche, Clarisse et Ida. Mathias Lacasse
epousera Blanche Forget, Sylvio Dufour se mariera a Ida Forget,
Clarisse Forget epousera Bruno Daigneault. Quant a Henri, il se
mariera a Diana Thibault Ie 29 avril 1926. Us iront demeurer dans une
maison construite a la sortie du pont Campeau, en face de la propriete
qui appartient aujourd'hui a Fernande Valiquette. Quinze enfants
naltront de leur union dont neuf sont encore vivants: Lucille, Edgar,
Conrad, Madeleine, Gilles, Lise, Rolland, Denise et Murielle.

En 1931, Mathias Lacasse prend possession de la terre de son
pere Rodrigue; Mathias et son epouse Blanche Forget et leurs enfants
Pierrette, Vlctoire, Richard, Andre et Germain demeurent dans une
maison construite sur Ie lot 23 du rang 7. Rodrigue, quant a lui, demeure
dans sa maison situee sur Ie lot 24.

Apres avoir passe quelques annees a Montreal, Ie Fils de Mathias,
Andre, revient en 1959 avec son epouse Jeannine Larivee et leurs deux
enfants: M.ichel -2 ans- et Josee -I an-.

Son grand-pere Rodrigue etant decede en 1956, Andre demolira
la maison OU 11 habitait et en construira une nouvelle au meme endroit.
En 1962, naltra la troisieme et derniere enfant de la famille, Therese.

Dans Ie but d'agrandir son exploitation, en 1968, Andre achete la
terre de son Frere Germain pres du village sur Ie lot 19-A du rang 7.
Cette terre avait jadis appartenu a Alphonse Lacasse, Joseph Marier,
Henri Marier, Pierre Diotte. Severin Diotte, Charles Diotte, Rolland
Filion, Auguste Vanier, Leon Vanier avant d'etre vendue a Germain
Lacasse en 1958.

En 1975, Andre se porte acquereur des lots 20 a 22 du rang 7 qui
appartenaient a Donat Lacasse depuis Ie 11 avril 1950.

Les proprietaires des lots 20, 21 et 22 du rang 7
22 octobre 1888 Alphonse Lacasse, pere et fils

2 janvier 1904 Fran<;ois Lacasse
12 mars 1918 Euclide Dubois

13 mai 1940 Cyprlen Lacasse
23 mai 1949 Vi.ctorin Lacasse

11 avril 1950 Donat Lacasse

L'un des fils de Alphonse, Fran<;ois Lacasse, avait epouse
Delphine Dubois Ie 6 juillet 1896 a Saint-Jovite. Huit enfants sont nes
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de leur union: Oscar, Rosaire, Victorin, Aurore, Cyprien, Marie-Rose,
Fran90is et Donat. Cyprien, Victorin et Donat seront, a differentes
epoques, prOprtetaires des lots 20, 21 et 22 du rang 7. Des enfants de
Fran<;ois et Delphine, seul Fran<;ois -fils- demeure encore a Kiamika. Ce
dernier avatt epouse Jeanne d'Arc Girouard Ie 5 aout 1944 a l'eglise de
Kiamika. Apres leur mariage, Fran<;ois et Jeanne-d'Arc demeureront
dans la maison de briques du rang 7 -18 du Septieme Rang aujourd'hui-.
Vers 1949, Fran90is se construira une maison au village, OU il elevera ses
dix enfants: Remi, Cecile, Maurice, Angele, Marcel, Ginette, Rachelle,
Marielle, Florence et Carole. Soulignons Ie fait qu'un des freres de
Jeanne-d'Arc Girouard, Gerard, est juge a la Cour du Quebec. II avait
auparavant ete depute federal et Procureur de la Couronne pour la ville
de Montreal. La famille Girouard est arrivee a Kiamika vers 1940 et y
est demeuree jusqu'en 1972.

Lentement, la ferme de Andre Lacasse se developpera par la
construction de batiments, l'achat de quotas, ['amelioration du troupeau
par Ie biais de I'insemination artificielle, I'augmentation du cheptel et
l'instaUation d'un lactoduc.

En plus du travail a la ferme, Andre occupera des fonctions au
sein de differents organismes a Kiamika: president de la Caisse
populaire Desjardins, marguillier pour la Fabrique, conseiller municipal,
directeur du Camite des loisirs; il sera egalement directeur de la Societe
cooperative agricole de la vallee de la Lievre.

En 1989, Michel Lacasse, Ie fils d'Andre, prend la releve apres
avoir aide son pere pendant plusieurs annees. Il construira une nouvelle
laiterie, agrandira J'etabIe, erigera une nouvelle grange. Des quelque
quinze vaches que Ie cheptel comptait vers 1960, aujourd'hui, on en
compte une quarantaine.
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TITRES: Emplacement de la ferme principale . Lot 25 du rang 4-

Troupeau : 97 t~tes de race Holstein

Production de veaux d'embouche

Troupeau: LO t~tes de races Charolais et
Simmental

Nom du proprietaire

Napol~onDumas -billet de location
Les representants legaux de feu
Napol~on Dumas -lettres patentes
Treffle Lachaine
Edouard Saint-Jean
Treffle Lachaine
Rodrigue Lachaine
Aldege Lachaine
1628-7302 Quebec inc.
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Date inconnue
29 novembre 1910
22 janvier 1918
22 janvier 1918
10 juin 1949
27 juin 1995

LA FERME AlAIN ET JEAN-PIERRE LACHAINE
-1628-7302 Quebec ine.-

78. chemin de la Lievre
Lots: 22-P, 23-P, 24-P, 25 du rang 4,

18-P. 28 du rang 5 du canton de Kiamika, 3-P, 4-P, 5-P, 6-P,
11-P du rang Ld u can ton de Bouthill ier

Date d'acquisition

19 d~cembre 1896
14 avril19LO

Superficie possedee: 316,4 hectares

Superficie louee: 10 hectares

En culture: 121,82 hectares

Production acericole

Production laitiere



E n 1891, Napoleon Dumas s'etait etabli sur les lots 25 et 26 du
rang 4. Treffle, qui est Ie fils de Noel Lachaine et de Zoe Bazinet,

s'est marie a Angelina Vaillancourt Ie 9 avril 1888. Neuf enfants etaient
nes de leur union: Rodrigue, Amanda, Adelard, Willie, Honorius,
Marie, Bernadette, Albina et Emile. Treff1e se portera acquereur du lot
25 du rang 4. II Ie cedera en 1910 a Edouard Saint-Jean et Ie rachHera
Ie 22 janvier 1918. La meme journee, il cede Ie lot a son fils Rodrigue qui
l'occupait depuis Ie 1er juin 1914. Rodrigue s'etait marie a Rosianne
Pilon Ie 6 juillet 1914. Neuf enfants sont nes de leur mariage: Arthur,
Lionel, Orient, Rolland, Gisele, AJdege, Jeannine, Hector et Elizabeth.

Le 10 juin 1949, Rodrigue vend la ferme a son fils Aldege - lots
25 du rang 4 et 25 du rang 5- avec Ie roulant de la ferme et les vaches a
lait. Aldege s 'etait marie a Victoire Lacasse, flIle de Mathias Lacasse et
de Blanche Forget, Ie 22 avril 1947. Jls auront six enfants; Marie-Paule,
Jean-Pierre, Carole, Diane, France et Alain.

Le 5 octobre 1963, Aldege achete de son Frere Rolland Le lot 18-P
du rang 5. En 1968, il obtiendra de La Couronne Ie lot 28 du rang 5. En
1974, Aldege demolira sa residence et en construira une nouvelle.
D'autres ameliorations ont ete apportees a la ferme: allonge de la
grange-etable, renovation interieure de l'etabLe, installation d'un
lactoduc, construction d'un silo Fosse. M. Lachaine possedait egalement
une cabane a sucre sur Ie lot 28 du rang 5; en 1979, iL en construira une
nouvelle sur Ie lot 25 du rang 4 qui sera agrandie en 1995 par ses fils
Alain et Jean-Pierre.

Le 27 juin 1995, il vendra sa ferme a ses deux fils Alain et Jean
Pierre qui avaient forme une compagnie sous Ie nom de 1628-7302
Quebec inc.. La ferme comprend alors les lots 25 du rang 4, les lots 18-P
et 28 du rang 5 du canton de Kiamika ainsi que les lots 3-P, 4-P, 5-P, 6-P
et 11-P du rang 1 du canton de Bouthillier. Aldege avait acquis les lots
3-P et 4-P de Fran~ois Bisaillon Ie 29 mars 1967. Suite au deces de
Lionel Lachaine en 1981, Aldege avait herite des lots 5-P et 6-P du rang
1. Ces lots avaient auparavant appartenu a Antoine, Marcel ainsi qu'a
Jean Huberdeau. II avait acquis Ie lot 11-P du rang 1 du canton de
BouthiUier de Philibert Grenier Ie 30 mai 1975.

Le 29 aout 1996, la compagnie 1628-7302 Quebec inc. achetera
les parties des lots 22, 23 et 24 d'une superficie de 13,039 hectares de
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Otto Siebert. Ces terres avaient jadis appartenu, en plus grande
etendue, a Alexis, Aquila Pilon et Clement Pilon.

Alain Lachaine, qui demeure au 78 du chemin de la Lievre, voit a
l'exploitation de la ferme avec sa conjointe Diane Meilleur. Jean-Pierre
Lachaine s'est marie a Monique Leonard, le 27 septembre 1969. Ils ont
trois enfants: Eric, Patrick et Pascal. Jean-Pierre demeure au 1191 du
chemin de Ferme-Rouge et depuis quelque vingt-cinq annees, il fait du
transport scolaire; jj avait acquis cette entreprise de son onele, Lionel
Lachaine. 11 possede egalement des autobus voyageurs et il execute des
travaux de deneigement pour Ie compte du ministere des Transports et
de plusieurs municipalites.

Alain Lachaine est egalement proprietaire du lot 26-P du rang 4.
II a acquis Ie fond de terre et les batiments de ferme de Gilles Boyer Ie
11 mai 1984. Cette terre a successivement appartenu a Napoleon
Dumas, Hormisdas Daoust et Leo Daoust qui l'a vendue a Gilles Boyer
le 18 septembre 1974.

Hormisdas Daoust est arrive a Kiamika en 1892. A cette epoque,
iI avait choisi les lots 12, 13 et 14 du rang 4. Quelques annees plus tard,
il se porte acquereur de la terre situee sur le lot 26 du rang 4. Douze
enfants sont nes du mariage de Hormisdas Daoust et de Josephine
Lefebvre: avila, Delia, Marguerite, Angelina, Annie, Christiana, Marie
Ange, Bernadette, MoYse, Alexandre, Noe et Leo. Le 19 mai 1931,
Hormisdas vend la terre a son fils Leo. Ce dernier se mariera a Maria
Saint-Germain, ftIle de Edmond Saint-Germain et de Louise Dufour de
Lac-des-Iles, Ie 19 mai 1937. C'est la qu'ils demeureront jusqu'en 1974
avec leurs enfants : Marcel, Denis, Gerard, Pauline, Lucille et Robert.
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TITRES: Emplacement de la ferme principale - 23-P du rang 6-

LA FERME SYLVAIN LACHA[NE

Production de veaux d'embouche

Troupeau: 50 tiHes de race Simmental

Nom du proprietaire

Ad~lard Forget, fils -billet de location
Adclard Forget, fils -lettres patentes
Alphonse Leclair
Osias Larocque
Osias Saint-Jean
Lionel et Rolland Lachaine
Rolland Lachaine
Jean-Luc et Sylvain Lachaine
Sylvain Lachaine et succession Jean-Luc Lachaine
Sylvain Lachaine

13, Sixieme Rang
Lots: 23-P, 24-A-P du rang 6, 26-A-P, 27-P, 28-P du rang 7,

26 du rang 5 du canton de Kiamika
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Date d'acquisition

1er aout 1894
13 septembre 1905
Date inconnue
2 septembre 1910
17 octobre 1916
27 avril 1942
13 decembre 1946
19 avril 1982
29 d~cembre 1982
17 octobre 1984

Superficie possedee: 249,26 hectares

Superficie louee: 42,51 hectares

En culture: 101 hectares

L e 27 avril 1942, Lionel et Rolland Lachaine achetent la terre de
Osias Saint-Jean situee sur Ie lot 23 du rang 6. Osias s'etait porte

acquereur de la ferme Ie 17 octobre 1916 et s'y etait etabli avec son
epouse Antoinette Pilon. Tous deux se sont maries en l'eglise de Kiamika



LA FAMILLE DE G~D~ON BOISCLAIR.

ROLLAND, F~R~OL ET ORIENT; ANITA, LAURA,

AMANDA LABELLE, G~D~ON ET MARGUERITE.

en mai 1920. Osias est Ie fils de Edouard Saint-Jean et de Alzire
Lachaine. Antoinette est la fille de Alexis Pilon et de Elisabeth De
Repentigny. Ils y construiront une maison vers 1920 ainsi que des
batiments de ferme. Suite a I'incendie de la grange-etable autour de
l'annee 1930, Osias procede a la reconstruction de celle-ci. On retrouve
ces batiments au 13, sixieme rang. Cinq enfants sont nes de l'union de
Osias et de Antoinette: Alice, Gilbert, Gilberte, Rejeanne et Jeanne
Mance. Lorsque Osias a vendu sa propnete en 1942 a Rolland et Lionel
Lachaine, lui et sa famille iront demeurer au village dans la maison OU
ont demeure Jacques Boivin et son epouse Delisca Quenneville.

Rolland Lachaine, qui est Ie fils de Rodrigue Lachaine et de
Rosiane Pilon, epousera Leona Saint-Germain, rIlle de Edmond Saint
Germain et de Louise Dufour de Lac-des-Iles, Ie 28 juin 1943. Leona
viendra demeurer avec Rolland dans la maison du rang 6. Onze enfants
na1tront du mariage de Rolland Lachaine et de Leona Saint-Germain:
Lise, Liliane, Huguette, Jean-Luc, Serge, Yolande, Solange, Sylvie,
Sylvain, Johanne et Josee. Lionel demeurera avec sont-rhe Rolland et,
en 1946, il cedera sa part de la terre a Rolland et ira demeurer dans une
maison qu'il a construite pres des ponts couverts de la Ferme-Rouge ,
dans la municipalite de Saint-Aime-du-Lac-des-Iles.

A cette epoque, une dizaine de vaches laitieres composent Ie
cheptel de Rolland Lachaine.

Le 5 octobre 1963, Rolland se porte acquereur de la ferme de
Fereol Boisclair, a l'exception de la maison et d'un emplacement que
M. Boisclair se reserve pour y demeurer.

Louis Boisclair, Ie grand-pere de Fereo\, est venu s'etablir a
Kiamika en 1887 et avait choisi cette terre. Arrivant de
Sainte-Agathe, iJ avait emprunte Ie chemin Chapleau
jusqu'a la riviere Kiamika et, en canot d'ecorce, il
s'etait rendu jusqu'a son lot. n etait accompagne de
son epouse Olive -dit Valade- Paquette. Trois enfants
sont nes de leur union: Gedeon, Antoinette et Adele.

Gedeon se porte acquereur de la ferme Ie 13
juin 1908. Deux jours plus tard, il s'est marie a
Amanda Labelle, la rIlle de Benjamin Labelle et de
ClariJda Ethier de Sainte-Therese. Huit enfants sont
nes de leur union: Marguerite, Anita, Laura, Orient,
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Fen~ol, Jean-Louis qui est decede en bas age, Rolland et Beatrice.
Lorsque Gedeon est decede Ie 8 mars 1928, son epouse ira demeurer
chez une de ses sceurs a Montreal avec deux de ses enfants, Rolland et
Fereol. Le 16 mai 1946, Rolland epouse RoUande Desjardins de Lac
des-Ecorces. Le 15 avril 1949, ils viendront demeurer sur une terre que
Rolland a achetee a Kiamika -lot 31 du rang 7-. lis y sont demeures
pendant 42 ans. Dix enfants sont nes de leur union: Therese, Raymond,
Jean-Mane, Gisele, Marcel, Yvon, AJain, Denis, Jacques et Daniel. En
1990, la ferme est vendue a Mrne Lorraine Girard. Pendant quelques
mois, M. Boisclair y demeurera avec sa famille avant de demenager Ie
1er jULllet 1991 dans une residence a Mont-Launer.

Fereol, ]'un des fils de Gedeon, prendra possession du lot 24 du
rang 6 vers 1934. Fereol s'est marie Ie 4 juillet 1938 a Agathe Lachaine,
fille de "Villie Lachaine et de Florida Lachaine. Dix enfants naltront de
leur union: Gilles, LioneL Andre, Lucien, Nicole, Rolland, Rejean,
Gisele, Pierre et France.

En 1963, Rolland Lachaine possede done les lots 23 et 24-A du
rang 6. En 1978, il achete la terre de Jean-Louis Forget sur Ie septieme
rang -lots 26-A-P, 27-P et 28-P-, avec un cheptel de quatre-vingts bovins
de boucherie. Les lots 26-A et 27 avaient auparavant appartenu a
Francis Charbonneau qui en avait obtenu les lettres patentes en 1912.
Joseph Corriveau obtiendra les lettres patentes du lot 28 du rang; 7le 18
octobre 1912. Tous deux, Francis Charbonneau et Joseph Corriveau
vendront leurs lots a Uon Beaulieu en 1913. Cette propriete a, par la
suite, appartenu a Philippe Nelson Beaulieu. Antonio Forget, venant de
Lac-des- Ecorces, en prendra possession Ie 11 juillet 1940. II etait marie
a Germaine Deschambault. Sont nes de leur union: Andre, Roger,
Raymonde, Marielle, Liliane, Jean-Louis, Francine, Gilles et Rejean,
Suite au deces de Antonio Forget Ie 14 mars 1963, son epouse herite de
la propriete. Au cours de la meme an nee, son fils Jean-Louis arrive de
Saint-Jerome avec son epouse Marielle Monette. II assurera I'exploi
tation de la ferme et s'en portera acquereur Ie 8 fevrier 1964.

Le 18 avril 1982, Rolland vend la ferme a ses fl]s Jean-Luc et
Sylvain. Le 29 decembre de la meme annee, Jean-Luc meurt d'un
tragique accident. Sa part de la ferme revient aux membres de la famiJle
qui la transfereront en octobre 1984 a Sylvain qui en deviendra l'unique
proprietaire.
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LA FERME ANDRE LAFLEUR

Production de foin

TITRES: Lots 49 et 50-P du rang l

Nom du proprietaire

Damien Etu -billet de location-
Reverend Joseph-Andre Dubreuil-Iettres patentes
Joseph Lacasse -phe-
Joseph La.casse -fils-
Olivier Boyer
Henri Boyer
Philippe Massy
Henri Boyer
Alcide Lafleur
A.ndre Lafleur
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En 1992, Sylvain vend ses quarante vaches laitihes ainsi que Ie
quota de lait et s'oriente vers la production de veaux d'embouche. Pour
nourrir convenablement son troupeau, il laue des terres de Mme Lucille
Cartier et de Werner Wepfer Jr a Kiamika, ainsi que celle de l\1ichel
Saint-Germain a Lac-des-Yles.

143, chemin de la Lievre
Lots: 49, 50-P du rang L 50-P du rang 2 du canton de Kiamika

Date d'acquisition

2 rnars 1886
21 fevrier 1915
26 septernbre ]903
Date inconnue
15 avril 1921
22 aout 1930
7 octobre 1948
8 mai 1950
6 aout 1950
9 decernbre 1963

Superficie possedee: 52,55 hectares

En culture: 36 hectares



L e 6 aout 1950, AJcide Lafleur, qui possedait sa principale entreprise
agricole dans Ie canton de Robertson, achete les lots 49 et

50-P du rang 1 du canton de Kiamika aftn d'agrandir son exploitation.
Lors de la transaction. il obtient tout Ie rouIant de la ferme comprenant
Ies voitures, Ies attelages, les instruments aratoires ainsi que la moitie de
la batteuse a grain, du souffieur able d'lnde, de la lieuse able d'lnde,
d'un rouleau et d'un banc de scie qu'il doit utiliser avec Marcel
Lamarche.

En 1963, Andre, Ie ftls d'Alcide Lafleur et de Estelle Boies,
achete la ferme situee dans le canton de Kiamika et se lance dans la pro
duction laitiere. II augmentera son troupeau jusqu'a vingt-trois vaches
de race Ayrshire.

La creme qu'il produit est acheminee a la beurrerie de la Societe
cooperative agricole de Ja vallee de la Lievre a Mont-Laurier. Apres trois
ans, il abandonnera Ja production laitiere pour se lancer dans Ia
production de veaux d'embouche. Son cheptel se compose de vingt-cinq
tetes de race Hereford en plus des veaux. Ces derniers sont vendus aux
commen;ants Antonio -To ny- MammoE de Montreal, Campeau de
Brebeuf ou Laramee de LAnnonciation.

En 1994, il cessera ses operations. Le seul revenu qu'a retire de
sa terre depuis cette date provient de Ja vente du foin qu'il recolte.
Andre Lafleur possede depuis plusieurs annees une entreprise de
camionnage. 11 s'est marie a Denise Bolduc, fIUe de Eddy Bolduc et de
Delima Taillon de Mont-Laurier, Ie 14 juillet 1962 a la cathedrale de
Mont-Laurier et trois enfants sont nes de leur union: Claudine, Chantal
et Stephane.
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LA FERME MARCEL LACHAINE

18, Sixieme Rang
Lots: 25-A-P. 26-A-P, 27-A-P du rang 6 du canton de Kiamika

Superficie possedee: 118,64 hectares

En culture: 90,0 hectares

Production laitiere

Troupeau : 50 tetes de race Holstein

NOITI du proprietaire

Rodrigue Touchette ·billet de location
Trefl:1e Lachaine -lettres patentes
Wellie Lachaine
Ravana Quenneville
Claude Lachaine
Rolland Jacques
Honorius Lachaine
Simone Leonard -epouse de Honorius Lachaine
Florian Lachaine
Marcel Lachaine

TITRES : 26-A-P du rang 6

Casimir Valiquette -bilJet de location
Casimir Valiquette ·lettres patentes
Antonio et Venance Dumoulin
Casimir Valiquette
Joseph Valiquette ·fils-
Louis A. Piche

TITRES: 25-A-P du rang 6

20 fevrier ]909
9 juin 1915
13 juillet ]916
7 juin 1917
14 septembre 1920
21 novembre 1928

Date d'acquisition

12 septembre 1898
12 septembre 1908
28 janvier 1918
6 aout 1942
11 mars 1961
16 septembre 196]
14 mars 1964
22 fevrier 1966
3 mars ]967
12 janvier 1990

486 I C HAP I T R E



5 septembre 1929
22 fevrier 1966
3 mars 1967
12 janvier 1990

29 juin 1889
9 juin 1915
13 juillet 1916
7 juin 1917
19 juillet 1917
28 janvier 1919
6 decembre 1953"
15 novembre 1953
1er septembre 1962
12 janvier 1990

Honorius Lachaine
Simone Leonard -epouse de Honorius Lachaine
Florian Lachaine
Marcel Lachaine

TITRES: 27-A-P du rang 6

Jean-Baptiste Boisclair -billet de location
Casimir Valiquette -lettres patentes
Antonio et Venance Dumoulin
Casimir Valiquette
MoYse Beausejour
MO'ise Lamoureux
Adrien Lamoureux
Honorius Lachaine

Florian Lachaine
Marcel Lachaine

°Adrien Lamoureux etail en possession de la terre depuis plusieurs annees.

H onorius est Ie fils de Treffle Lachaine et de Angelina Vaillancourt.
Ces derniers s'etaient maries it Sainte-Adele Ie 9 avril 1888.

Honorius est Ie cinquieme d'une famille de neuf enfants. En 1929, il
epouse Simone Leonard et ils s'etablissent sur Ie lot 26-A du rang 6 que
Honorius avait achete de Louis A. Piche, un marchand de Val-Barrette,
Ie 5 septembre de la meme annee. Quatorze enfants naitront de leur
union: Florette, Pierrette, Rita, Helene, Florian, Noella, Carmen,
Madeleine, Mariette, Robert, Gaetan, Henriette, Mario et Maurice.

Le 15 novembre 1953, Honorius se porte acquereur de la ferme
situee sur Ie lot 27-A du rang 6 et, en 1964, il achete la ferme de Rolland
Jacques -lot 25-A du rang 6-. A cette epoque, ces trois lots formaient
trois fermes distinctes.

Vers 1953, Florian, l'un des fils de Honorius, exploite Ie lot 27-A
du rang 6, il etait alors age de seize ans. II y fera de la terre neuve et
recoltera Ie bois de la foret.

Le 30 aout 1958, Florian Lachaine epouse Henriette Cadieux,
Bile de Wilfrid Cadieux et de Aline Courcelles de Lac-Saint-Paul. Apres
etre demeures quelques temps it Montreal, en 1959, ils viendront
s'etablir it Kiamika et logeront dans la maison situee sur Ie lot 27-A.
Florian travaillera it j'exterieur pendant quelques annees. II se portera
acquereur de cette propriete Ie 1er septembre 1962.
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Suite au deces de son pere en 1966, il s'occupera de l'exploitation
de Ja ferme situee sur Ie lot 26-A OU Honorius avait une douzaine de
vaches Jaitieres. Le 3 mars 1967, Florian achete de sa mere les lots 25-A
et 26-A. II demolira les batiments de ferme et la maison situes sur Ie lot
27-A ainsi que les batiments de ferme localises sur Ie lot 25-A. En 1970,
il construira une laiterie; en 1972, le garage et en 1974, la residence que
l'on retrouve aujourd'hui au 17 du sooeme rang.

Six enfants sont issus du mariage de Florian Lachaine et de
Henriette Cadieux: MarceL Marie-Claude, Evelyne, Johanne, Manon
et Chantal.

Le 12 janvier 1990, Marcel, l'aine de Ja famille, se porte acquereur
de la ferme a I'exception d'un emplacement OU est construite la resldence
de son pere. nepousera Madeleine Robitaille qui venait du Saguenay, Ie 15
septembre 1990. Les principaux investissements qu'iis ont faits sur la ferme
consistent en l'achat de quotas et en la reconstruction de Ja grange-etabJe.

En 1995, Madeleine se lance en affatres et fait construire deux
serres d'une superficie totale de 5000 pieds carres. Le commerce, qui
fonctionne sous Ie nom de « Vivaces Harmonie », produit des plants de
Heurs et de legumes qui sont vendus localement ainsi que dans des
comrnerces de Mont-Laurier, Maniwaki, Gracefield, Kazabazua, Saint
Jovite et L'Annonciation.

488 I C HAP I T R. E 7



LA FERME MICHEL LAMARCHE
155, chemin de la Lievre

Lots: 50-P, 51-P du rang I, 50-P du rang 2,39 et 40 du rang 3 du canton de Kiamika

Superficie possedee: 167,21 hectares

En culture: 32,39 hectares

Production porcine: 180 truies

Pare d'engraissement: 1200 pores

Date d'acquisition

2 mars 1886
21 fevrier 1915
26 septembre 1903
Date inconnue
15 avril 1921
11 juillet 1929
15juillet 1948
16 fevrier 1972

27 avril 1889
13 avril 1910
II juillet 1929
15 juiUet 1948
16 fevrier 1972

TITRES: Lot 50-P du rang 1

Nom du proprietaire

Damien Etu -billet de location-
Reverend Joseph-And re Dubreuil -lettres patentes
Joseph Lacasse -pere-
Joseph Lacasse -fils-
Olivier Boyer
Alexandre Boyer
Marcel Lamarche
l'vlichel Lamarche

TlTRES: Lot 51-P du rang 1

Olivier Boyer -billet de location
Olivier Boyer -Iettres patentes
Alexandre Boyer
Marcel Lamarche
N\ichel Lamarche

Le 15 juilJet 1948, Marcel Lamarche se porte acquereur des lots 50-P
et 51-P du rang 1 en bordure de la riviere de Ja Lievre et y [era de la

production laitiere pendant une quinzaine d'annees. Marcel est marie a

L ' i ~ 0 1J. 0 nl i e. Q 9 ric 0 tel 489



Germaine Ethier; ils etaient tous deux originaires de Mont-Laurier. En
1964, il se lance dans la production porcine. Les porcelets sont vendus a
des commen;ants de l'exterieur qui proviennent surtout de la region de
Saint-Jerome et de Saint-Antoine.

Le 16 fevrier 1972, Marcel vend son entreprise a son fils Nlichel.
C€ dernier avait epouse Ghislaine Bourre, fllle de Alphonse Boune et de
Annette Cleroux de Mont-Laurier, Ie 4 septembre 1965. Lors de l'achat
de la ferme, on compte une centaine de truies. En 1972, suite a l'incendie
de leur demeure, ils devront construire une nouvelle maison.

Le 27 octobre 1972, Nlichel Lamarche vendra au «Comptoir des
cultivateurs inc. » -Andre Lajoie- une partie du lot 50 du rang 1 d'une
superf'icie de 253000 pieds carres. M. Lajoie y construira un pare
d'engraissemenl pour les pores et, au debut des annees 1980, il
transformera cette batisse en poulaiUer de ponte. Le 16 juiUet 1993,
Nlichel Lamarche rachetera la ferme de « Les Geufs du nord (1991)
inc. » dont Andre Lajoie est Ie president. II transformera Ie poulailler en
un pare d'engraissement pouvant recevoir 1 200 pores.

Plusieurs ameliorations sont faites aux batiments et aux
installations a partir de 1972. De 1980 a 1997, Nlichel Lamarche fera de
la production de veaux d'embouche. Son troupeau de 40 tetes est
compose de sujets de races Hereford et Simmental.

En 1990, Michel Lamarche se portera acquereur de la ferme
situee sur les lots 39 et 40 du rang 3 ayant jadis appartenu a Ferdinand
Lessard, Jean-Baptiste Forget, Josaphat Lessard, Marcel Lamarche,
Rolland Cere, pour n'en citer que quelques-uns.

L'entreprise compte aujourd'hui une materni.te de 180 truies qui
avait ete construite en 1964, un pare d'engraissement de 1 200 pores,
une remise a foin et une etable froide. Les pores sont vendus a I'abattoir
de Saint-Esprit pres de Joliette. M. Lamarche recolte lui-meme Ie foin
ou vend la coupe ades agriculteurs qui en ont besoin.

Ghislaine Bourre et Michel Lamarche sont aides dans cette
entreprise par l'une de leurs fiIles, Carole.

----~------/'" n~
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LA FERME REM! LEFEBVRE
845, chemin de la Colonie

Lot: 17-P du rang 1 du canton de Bouthillier

Superficie possedee : 37,42 hectares

Superficie louee: 39,08 hectares

En culture: 25 hectares

Production de veaux d'embouche

Troupeau: 11 tetes de race Charolais

Date d'acquisition

25 mai 1961
24 janvier 1977

Nom du proprietaire

Remi Lefebvre -biJlet de location
Remi Lefebvre -lettres patentes-

E n 1961, Remi Lefebvre et son epouse Cecile Beauchamps avec leur
enfant Mario -1 an- arrivent de Lac-du-Cerf et s'instaUent sur Ie lot

17 du rang 1 du canton de Bouthillier, qui faisait jadis partie de
I'ensemble de la Ferme-Rouge. A cette epoque, Ie lot est entierement
boise. Remi avait dli defricher un emplacement pour y construire la
malson.

Au cours des premieres annees, sa principale occupation est de
faire de la terre neuve. Une trentaine d'acres seront defriches et mis en
culture ou en paturage pour ses animaux a breuf de race Hereford.

Au cours de la decennie 70, il amenagera un batiment afin d'y
faire une maternite pour une trentaine de truies. Les porcelets sont
vendus en majeure partie au Comptoir des cultivateurs de Mont
Laurier ainsi qu'a quelques autres parcs d'engraissement.
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LA FERME MARCEL LEONARD
312, chemin Valiquette

Lots: 54-P, 55-P, 56-P du rang 11 du canton de Dudley

Production de veaux d'embouche

Troupeau: 5 tetes de race Hereford
Limousin

------------- ......~-~
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Superficie possedee: 75,63 hectares

Superficie louee: 24,29 hectares

En culture: 85 hectares

Vente de foin

Depuis qu'il a achete cette ferme, Remi Lefebvre a toujours
travaille a l'exterieur, les benefices tires de l'exploitation agricole n'etant
qu'un complement a ses revenus. Au debut, il travailla pour des com
pagnies forestieres; de 1980 a 1993, il sera inspecteur municipal pour la
municipalite de Saint-Ai.me-du-Lac-des-lles et depuis, il exerce la
fonction de contremaitre des travaux de voirie au meme endroit.

Graduellement, son cheptel de race Hereford sera remplace par
des sujets de race Charolais. Dans les meilleurs annees, Ie troupeau
s'eleve jusqu'a vingt tetes pour atteindre onze tetes en 1998, en plus des
veaux.



Date d'acquisition

1er mai 1902

lor mars 1907

14 octobre 1919
20 janvier 1950
12 juin 1950
30 avril 1955
10 mai 1971
11 septembre 1978

24 mars 1904

ler mars 1907
14octobre 1919
20 janvie r 1950
12 juin 1950
11 mai 1976
11 septembre 1978

TITRES: Lot 54-P du rang 11

Nom du proprietaire

HermenegiJde Valiquette et Marguerite Charron
-billet de location-

Hermenegilde Valiquette et Marguerite Charron
-lettres patentes-
Raphael Valiquette
Succession Raphael Valiquette
Emile Valiquette et Philibert Valiquette
Julien Constantineau
Andre Constantineau
Marcel Leonard

TITRES: Lots 55-P et 56-P du rang 11

Hermenegilde Valiquette -billet de location

Hermenegilde Valiquette -lettres patentes
Raphael Valiquette
Succession Raphael Valiquette
Julien Constantineau
Andre Constantineau
Marcel Leonard

Le 11 septembre 1978, Marcel Leonard, fJs de Leo Leonard et de
Albina Lachaine de Kiamika. achete de Andre Constantineau et de

Jeannine Charbonneau la terme situee sur les lots 54-P, 55 et 56-P du
rang 11 du canton de Dudley avec la residence et la porcherie qui y sont
construites. Cette terre a jadis appartenu a Hermenegilde et Raphael
Valiquette.

I:annee suivante, M. Leonard y ouvrira un centre d'equitation de
dix-huit chevaux. Les adeptes peuvent faire des randonnees sur des
sentiers amenages dans les champs et dans la foret. Pendant trois
annees, Ie centre d 'equitation « Grand Galop» sera en operation. Marcel
s'orientera plutot vers la production bovine qui est beaucoup moins
accaparente. Comme Marcel Leonard demeure toujours a Saint
Eustache, c'est son oncle Yvon Leonard qui vient s'occuper des animaux
depuis 1979.

Marcel et son epouse Claudette Cyr, qui est la fille de Alcidas
Cyr et de Bertha Lafontaine de Notre-Dame-du-Laus, quitteront Saint
Eustache pour venir s'etablir en permanence a Kiamika en 1991. Ils
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procederont alors a la construction d'un garage et l'annee suivante, une
grange est edifiee. Dans les meiJleurs annees de l'exploitation, Marcel
Leonard possede un troupeau d'une cinquantaine de vaches repro
ductrices.

En 1998, il diminuera considerablement cette production et
recoltera Ie foin qui sert a alimenter ses 5 betes. Le surplus est vendu
aux agriculteurs de Ia region.

LA FERME ANTONIO - TONY - MAMMOlI
67, Septieme Rang

Lots: 46, 47-A, 47-B du rang 7 du canton de Kiamika

Superficie possedee: 90,12 hectares

En culture: 35 hectares

Production de veaux d'embouche

Troupeau: 60 tetes de races Simmental,
Charolais, Limousin, Hereford

Date d'acquisition

26 octobre 1897
Date inconnue
16 janvier 1930
27 avril 1926
11 janvier 1929
5 juin 1930
20 decembre 1934
6 septembre 1949
18 mars 1953
29 aofi t 1959
23 mai 1966
22 octobre 1966
10 juin 1986

494 I C HAP J T R E 7

TITRES: Lot 46 du rang 7

NOTIl du proprietaire

Rodrigue Touchette -billet de location
b1edard Larocgue
b1edard Larocgue -Iettres patentes
F~lix Lajeunesse
Charlemagne Lajeunesse
Felix Lajeunesse
Charlemagne Lajeunesse
Charles-Auguste Chartrand
Leopold Leonard
Jean-Louis Chartrand, pretre
Adone Scattolin -lots 47-B, 47-A-P et 47-B
Adon~ Scattolin -lots 47·A-P et 46-P
Antonio -Tony- b1ammoli
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A ntonio -Tony- Mammoli exerce Ie metier de commen;ant d'animaux
depuis une guarantaine d'annees. Vers 1983, il vient s'etablir en

permanence a Kiamika, avec son epouse Johanne Buono, sur la terre
gu'il a acquise en 1986. En 1983, il avait loue cette terre de Adone
Scattolin. Cette ferme avait auparavant appartenu au cure Jean-Louis
Chartrand. Adone Scattolin avait construit trois porcheries et etait
associe a M. Senechal. lls possedaient 2500 pores pour I'engraissement
et 150 truies reproductrices. Maurice Pelland y travaillera de mars 1970
it septembre 1975. M. Jolicceur Ie remplacera et suite a I'incendie d'une
des porcheries vers 1977, M. Scattolin abandonnera les affaires.

Depuis quelques annees, M. Mammoli fait paltre, du printemps it

l'automne, son cheptel compose d'une soixantaine d'animaux de
boucherie sur sa terre de Kiamika. Au cours de la saison hivernale, les
animaux sont demenages en Abitibi sur des terres 10U(~es entre Lasarre
etAmos.

Anasthase Daoust -billet de loeation
Anasthase Daoust -lettres patentes
Jos Villeneuve
Alphonse Bastien
Fredeline Lecompte, veuve de Alphonse Bastien
Napoleon Fleurent
Aure! Leduc
Jean-Louis Chartrand
Adone Seattolin -lots 47-B, 47-A-P et 47-B
Adone Seattolin -lots 47-A-P et 46-P
Antonio -Tony- Mammoli

TITRES: Lots 47-A, 47-B du rang 7

15 oetobre 1907
17 deeembre 1907
18 oetobre 1907 -E
4 deeembre 1915-E
2 oetobre 1929
12 janvier 1931
22 septembre 1950
15 avril 1959
23 mai 1966
22 oetobre 1966
10 juin 1986



TITRES: us proprietaires de la ferme principale -lots 17 du rang 4 et L7 du rang 5-

LA FERME Du PERCHE
Jean UveilLee etLOlUJe Dupont

10, chemin Saint-Gennain

Lots: 12, 13, 14, 15,16, 17, 18 du rang 4, 16-A-P, 17, 18-P du rang 5 du canton de Kiamika

Troupe3\!: 67 tetes de race Holstein

E1evage de chevaux de race Percheron

Elevage de wapitis

Nom du pl"oprietail"e

P,B. Benoit -biUet de location sur Ie lot 17 du rang 4
Ferdinand Villeneuve -billet de location
sur Ie lot 17 du rang 5-
Ariste Bock
Louis Briere

Dame Arthemise Briere, veuve de Louis Briere
- Jettres patentes-
Delphis Briere
Dehma Paquette -epouse de feu Delphis Briere
Henri, Armand et Eugenie Briere
Henri Filion
Jean-Paul Filion
Jean Uveillee et Louise Dupont

Date inconnue
18 fevrier 1894

1er septembre J904
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Super£cie posseaee: 164,57 hectares

Super6cie louee : 40,49 hectares

En culture: 121,46 hectares

Production laitiere

Date d'acquisition

2 avril 1884
6 septembre 1887

8 octobre 1901
8 mars 1916
27 octobre 1941
14 avril 1949
7 mars 1955
26 aoilt 1989



L e 18 fevrier 1894, Louis Briere fait un echange de propriete avec
Ariste Bock. M. Briere transfert a M. Bock sa propriete de Saint

Andre Avellin en echange des lots 41 et 42 du rang 2, des lots 15 a 21 du
rang 4, ainsi que des lots 15 a 19 du rang 5 du can ton de Kiamika.

Le 8 octobre 190L Louis Briere donne quelques-uns des lots
qu'il avait acquis en bordure de la nviere de la Lievre a son fils Delphis 
les lots IS, 16, 17 du rang 4 ainsi que les lots 16 et 17 du rang 5-. Ce
dernier etait marie a Delima Paquette et c'est la qu'ils eleveront leurs
enfants: Henri, Armand, Valentine, Antoinette et Eugenie.

Delphis Briere est decede Ie 8 mars 1916 cedan t tous ses biens a
son epouse. Delima Paquette est decedee le 27 octobre 1941 leguant
tous ses biens a ses enfants. Suite au deces de Valentine en 1941 et de
Antoinette en 1947, la propriete revient it Henri, Annand et Eugenie.

En 1949, Henri Filion achete de Armand, Eugenie et Henri
Briere les lots 16-A-P et 17 du rang 5 dans Ie but d'y etablir son fils
Jean-Paul. M. Filion demeurait alors sur une ferme situee dans Ie
can ton de Dudley au Lac-du-Cerf.

En juiUet 1950, Jean-Paul Filion et son epouse viennent s'etablir
sur la ferme acquise par son pere. n deviendra proprietaire d'une partie
de la ferme en 1955. Jean-Paul est ne Ie 28 mai 1927, il est Ie ftls de
Henri Filion et de Alexina Therrien. Son epouse Carmen est nee a
Kiamika Ie 18 octobre 1928, elle est la fille de Alfred Valiquette et de
Marie-Louise Boyer -fille de Jean-Baptiste Boyer et de Pamela Poirier-.
Jean-Paul et Cannen s'etaient maries a Kiamika Ie 27 octobre 1949 et
avaient demeure quelques mois chez Henri Filion. Six enfants naitront
de leur union: Gaetane, Michel, Remi, Ginette, Marie-Claude et
Sylvain.

En 1950, six vaches composent Ie cheptellaitier de M. Filion. en
plus de deux chevaux et deux pores. Cinq vaches avaient ete donnees
par Henri Filion et une par Alfred Valiquette. Jean-Paul y defrichera
une quinzaine d'acres pour y faire de la terre neuve.

Le 17 octobre 1960, Henri Filion vend a Jean-Paul Ie lot 16-P du
rang 4 et Ie lot 16-A-P du rang 5 qu'il avait anterieurement acquis des
Briere. Vers 1962, il construira une grange-etable. Deux ans plus tard. la
vieille maison est demolie et remplacee par une nouvelle que l'on
retrouve encore aujourd'hui au 10 du chemin Saint-Germain.
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En 1967, des representants du ministere de l'Agriculture incitent
Jean-Paul Filion et son epouse a s'inscri.re au concours d'embelJissement
des abords de la Eerme. Ce concours etait organise dans Ie cadre de
I'Expo 67. Au niveau du comte de Labelle, i.ls remporteront Ia medai.lle
d'or et une somme de 300 $. Localement, au cours de la decennie 1980,
iis se meriteront plusieurs prix dans la categorie « Eerme fleurie,.,
concours organise dans Ie cadre du concours provincial « VJles, villages
et campagnes fleuris,. du Quebec.

Afin d'agrandir son exploitation, en 1973, M. Filion achete de
Jean-Paul Jolicceur la partie ouest du lot 18 du rang 5 ainsi que les lots
12, 13, 14, 15, la partie sud du lot 16 et Ie lot 18 du rang 4.

En 1989, Jean Leveillee et Louise Dupont achetent la ferme qui
comprend alors les lots 12 it 18 du rang 4, la partie ouest du lot 16-A, Ie
lot 17 et la partie ouest du lot 18 du rang 5. Cinquante-et-une vaches,
dix-sept taures et cinq genisses composent Ie cheptel laitier de race
Holstein. Jean Leveillee est originaire de Mont-Laurier et Louise vient
de la Mauricie. Ils possedaient une ferme laitiere a Ferme-Neuve. Ils la
vendront a l'exception des chevaux et demeureront quelques temps a
Chute Saint-Philippe avant de s'etablir a Kiamika.

En plus de faire de la production laitiere, ils possedent dix-neuf
chevaux de race Percheron et un troupeau de trente wapitis dont les
bois de velours sont vendus par l'entremise d'un agent a des clients de la
Coree et de la Chine.
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TITRES: Emplacement de la ferme principale - Lot 7-P du rang 1-

Production de veaux d'embouche

Troupeau: 92 tetes de races CharoJais et
Simmental

Nom du proprietaire

Clement Pilon -lettres patentes
MAnon Sanche et Marc Pilon

Marc P£wn et Manon Sanche

1129, chemin de la Colonie

Lots: 5 du rang 1 du canton de Robertson. 7-P, 8-P, 9-P du rang 1,
1, 13 et 14 du rang 2 du canton de Bouthillier

LA FERME BOVlNE M. & M. PILON

L ' e < 0 " 0 m i e a 9 ric 0 I e I 499

Superficie possedee : 248,83 hectares

Superficie louee: 296,36 hectares

En culture: 202,43 hecl:ares

Date d'acquisition

23 novembre 1972
11 aout 1989

Alexis Pilon, Elisabeth de Repentigny et quatre de leUJ:s enfants
etaient deja etabJis a Kiamika en 1898. Ils avaient choisi les lots 22,

23 et 24 du rang 4 du canton de Kiamika. Douze enfants sont nes de
leur union: AJbert, Rosianne, Antoinette, Joseph-Ernest, Marie-Louise,
Henri, Aquila, RouviJle, Albertine, Dorina, Romeo et lVlarceJ.

L'un des fils de Alexis, Aquila Pilon, epousera Therese Forget,
fille ae MoYse Forget et de Nathalie Lajeunesse, en 1936. Ils auront sept
enfants: Claire, Clement, Rachel, Louise, Nicole, Eloi et Lucette. Le 2
aout 1958, Clement Pilon epouse Madeleine Lacasse, fiUe de Henri
Lacasse et de Diana Thibault. Apres leur manage, iJs ont choisi d'alIer



demeurer aLac-du-Cerf. Quatre enfants naitront de leur union: Colette,
Yves, Marc et Nathalie.

Voyant l'opportunite qui s'of&ait a eux d'acquerir une terre pour
s'etablir sur I'ancien arrondissement de la Ferme-Rouge, ils decident,
vers 1956, d'acquerir Ie lot 7 et la demi-nord du lot 8 du rang 1 du
canton de BouthiUier. Cette terre etant completement boisee, Clement
devra defricher pour y faire de la terre neuve. II construira la maison en
1963. Lui et son epouse quitteront Mont-Laurier OU ils demeuraient
depuis un an pour venir s'y etablir. Clement travaiUera a l'exterieur pour
subvenir aux besoins de sa famille; il ramassait la creme pour la Societe
cooperative agricole de la vallee de la Lievre de Mont-Laurier. Vers
1965, il se lancera dans la production de bovins de boucherie.

Le 16 avril 1974, Clement achete de son onele, Marcel Pilon, ]a
partie sud du lot 8 ainsi que Ie lot 9 du rang 1. Marcel s'etait etabli a cet
endroit en 1951. 11 s'etait marie a Jeannette Larivee, fille de Joseph
Larivee et de Flore Labelle, Ie 7 juin 1951. Rosario, Lucille, Jules,
Jeannette, Leo, Jeannine, Andre, Germaine, Real et Marcel sont les
enfants de Joseph Larivee et de Flore LabelJe.

Quatre enfants sont nes de l'union de Marcel Pilon et de
Jeannette Larivee: Christiane, Solange, Marielle et Johanne. En 1962,
Marcel Pilon s'est classe en quatrieme position dans la section de la
Medaille de bronze pour Ie concours de 1'« Ordre du Merite du
Defricheur ». Ce concours rend hommage a tous les defricheurs qui se
sont efforces de rendre progressive leur exploitation familiale. La
medaille de bronze, Ie diplome de "grand merite » et Ie titre de Chevalier
de l'Ordre lui furent attribues. En 1965, il se meritera la medaille
d'argent, et, en 1968, il sera mis en nomination pour l'obtention de la
medaille d'or.

Le 5 mai 1982, Clement Pilon obtiendra du gouvernement une
partie du lot 5 du rang 1. Quatre mois plus tard, iJ obtiendra les lots 13
et 14 du rang 2.

Le 26 decembre 1988, Ie fils de Clement, Marc Pilon, et son
epouse Manon Sanche prennent possession de la terre. lIs possedent
alors 60 vaches, 5 taures et 2 taureaux.

En 1990, ils renoveront l'etable froide. L'annee suivante, des
vents violents endommageront ce batiment, causant pour 12000 $ de
degats. lIs reconstruiront une nouvelle etable froide d'une plus grande
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superficie. En 1992, Ie batiment est a nouveau endommage par les vents
violents qui causent, cette fois-ci, pour plus de 35000 $ de degats.
I..:etable-froide est a nouveau reconstruite. Afin de la proteger, un brise
vent de 525 pieds de longueur par 16 pieds de hauteur est erige.

Pour nourrir convenablement Ie troupeau qui se compose de 92
tetes, a I'exception des veaux, des terres situees dans Ie can ton de
Bouthillier sont louees de 9012-3506 Quebec inc. -lots 21 a 29-A du
rang 1-, de Guy Touchette -lots 14 et 15 du rang 1-, de Germain
Touchette -lot 20-A du rang 1- et de Mme Germain Constantineau -lot
16 du rang 1-.

Les principaux investissements que Marc et Manon ont apportes
a leur ferme consistent en I'augmentation du cheptel, au drainage et a
l'amelioration des terres, a l'agrandissement de batiments et a I'achat de
machineries. Marc fait egalement Ie transport des animaux qu'iJ amene
surtout a !'encan de Gatineau. Il transporte egaJement des porcs a
l'abattoir de Saint-Jacques-de-Montcalm, pres de Joliette.

--------------

LA FERME ROSAlRE RAYMOND

173, chemin de la Lievre

Lots: 51-P, 52 du rang I, 41-P, 42-A-P, 42-B du rang 2,

50-P du rang 2 du canton de Kiamika
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Superficie possedee: 122,2 hectares

En culture: 56 hectares

Production de veaux d'embouche

Troupeau: 20 tetes de races Charolais et
Simmental

TITRES: Les proprietaires de la ferrne principale - 5l·P et 52 du rang 1-

Date d'acquisition

27 avril 1889
27 avril 1889
13 avril 1910
jer avril 1924
16 decembre 1925
22 avril 1930
29 mars 1943
1er avril 1957
20 fevrier 1986

Nom. du prop1:''ietaire

Olivier Boyer -billet de location lot 51
Antoine Boyer -billet de location lot 52·
Olivler Boyer ·Iettres patentes lots 51 et 52
Ovila Boyer -lot 52-
Ovlla Boyer -lot 51-P-
Adelard Lessard -lots 51-P et 52
Telesphore Lessard
Emile Raymond
Rosaire Raymond

'"E mile Raymond et Rejeaone Belec se soot maries Ie 23 avril 1949.
Pendant quelques annees, ils demeureront a Mont-Laurier sur fa

route no 2 en direction de Ferme-Neuve.
Le 25 Fevrier 1957, ils demenagent sur fa terre qu/ils ont acquise

en bordure de la riviere du Lievre avec leurs six en Fants : Fran<;oise,
Annette, Alain, Aline, Leon et Joseph. La Ferme qu/ils ont acquise ayant
ete negligee au cours des dernieres annees, ils doivent redoubler
d'ardeur pour la remettre en operation. Emile Raymond s'orientera vers
la production laitiere et l'elevage porcin qu'il fera pendant une douzaine
d'annees. II achetera la terre de Georges Ouellette situee sur Ie territoire
de fa ville de Mont-Laurier pour agrandir son exploitation. Cette terre
donnera un excellent rendement et assurera la sume de son entreprise.
En 1958, il se porte acquereur du lot 50 du rang 2 et, en 1961, il achete
de Damase Cere les lots 41-P et 42 du rang 2. Cette derniere terre avait
appartenu auparavant a Jean-Baptiste Forget, Armand Lessard et
Napoleon Lessard.

Quatre autres enfants naltront au cours de la periode OU ils
exploiteront leur fenne a Kiamika; Marcel, Armand, Dominique et
Rosaire.

Vers 1969, M. Raymond delaissera la production laitiere pour
s'orienter vers la production de bovill1s de boucherie. De 1970 a 1975,
Emile et ses enfants construiront six maisons qu'ils offriroll1t en location.
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A l'automne 1979, un commerce de machinerie agricole faisant
affaire sous Ie nom de « Les entreprises R. Raymond inc. » ouvre ses
portes.

Le 20 fevrier 1986, le fils de Emile Raymond, Rosaire, prend
possession du commerce et de la ferme qu'il exploite depuis, aide par sa
conjointe Ginette Paquette.

LA FERME FAMILlALE GILBERT SAINT-GERMAIN
33, Sixieme Rang

Lots: 37-A, 37-C, 37-D, 38-P du rang 6, 51-P, 52-P du rang 7 du canton de Kiamika

Superficie possedee: 234,20 hectares

Superficie ]ouee : 43,52 hectares aKiamika

En culture: 242,92 hectares .,

oSI/perficl.c en clJltIJ'e a~ec fu terru poo.,,!Jee.< (JanJ
(J'au(f'C<J fflIJJlu:ipalitt!.J.

Production de pommes de terre

Production de choux d'hiver et de
navets

Production cen~aliere

Production de veaux d'embouche

Troupeau: 40 tetes de race Charolais
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TITRES: Les proprietaires de la ferme principaJe - Lot 37-A, 37-C et 37-D du rang 6-

Date d'acquisition

16 mars. 1900
10 septembre 1900
7 mars 1914
2 novembre 1934
8 aoOt 1940
8 aout 1940
23 octobre L943
3 juillet 1950
4 fevrier 1965

16 novembre 1899
15 mai 1903

12 avril 1905
22 septembre 19L7
7 janvier] 936
9 janvier 1959
2 juillet 1965

NOJTl du proprietaire

Joseph Lachaine -billet de location
Joseph Lachaine -ftls-
Joseph Lachaine -lettres patentes-
Rosina Larocque, veuve de Joseph Lachaine
Edgar Lachaine -lot 37-A-
Elzear Lachaine -lots 37-C et 37-D
Elzear Lachaine -lot 37-A-
l'vlo'ise Huberdeau
Gilbert Saint-Germain

TITRES: Lot 38 du rang 6

Adelard Therrien -billet de location-
Dame Elmire Turcotte, epouse de Napoleon Charette
-Iettres patentes-

Adelard Therrien
Adrien Filion
Albert Filion
Joseph Saint-Germain
Gilbert Saint-Germain

Le 21 janvier 1951, Joseph Saint-Germain achete de Richard
Ouellette les lots 4-C, 5-B, 6-B, 6-C, 7-B et 8-B du rang 5 ainsi que

les lots 9, 10 et 11 du rang 4 en bordure de la riviere de la Lievre et y
fera de la production de pommes de terre. II fera egalement Ie commerce
des animaux, I'eJevage de bovins de boucherie et de la production
laitiere. Joseph Saint-Germain s'etait marie a Veronique Touchette Ie
2 septembre 1940. Joseph est Ie fils de Edmond Saint-Germain et de
Louise Dufour. Veronique est la flUe de Josephat Touchette et de Aimee
Leonard. Six enfants sont nes de leur union: Gilbert, Denise, Jean
Paul, Gilberte, Gertrude et Jeannine. Laine de la famille, Gilbert, aidera
son pere sur la ferme.

Le 9 janvier 1959, Joseph achl~te de Albert Filion, fils de Adrien
Filion, Ie lot 38 du rang 6 pour expansionner son entreprise. C'est sur ce
lot que Adrien Filion s'est etabli vers 1918. Albert FiJion s'etait marie a
Gabrielle Saint-Jean, flUe de Elie Saint-Jean et de Parmelia Leroux en
1931. Onze enfants sont nes de leur union: Richard, Jean-Guy,
Mariette, Denise, Gisele, Louise, Rejean, Rita, Nicole, Jean-Claude et
Germain.
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Le 6 fevrier 1965, Gilbert Saint-Germain, achete les lots 37-A,
37-C et 37-0 du rang 6 de MOIse Huberdeau avec la maison, l'etable et
la bergerie qui y sont construites. De ces batiments, il ne reste
aujourd'hui que l'etable. MOIse Huberdeau s'etait marie a Rose de Lima
Portelance en 1923. Onze enfants sont nes de leur union: Roger,
Maurice, Rejeanne, Denise, Claire, Gisele. Normande, Andre, Marc,
AureJe et Clement.

Gilbert Saint-Germain s'etait marie a Nicole Ouellette, 6Jle de
Georges Ouellette et de Emerance Labelle de Ferme-Neuve, Ie 8 juin
1963. Trois enfants naitront de leur union; Alain, Sylvie et Nancy.
Nicole occupe une place importante au sein de l'entreprise familiale: elle
tient la comptabilite, fait la livraison des legumes et execute divers
travaux a la ferme.

En juillet 1965, Gilbert se porte acquereur du lot 38 du rang 6.
En 1967, la maison OU reside la famille Saint-Germain sur Ie lot 37 est la
proie des flammes. Les Saint-Germain iront demeurer dans la maison
qu'ils possedent sur Ie lot 38. L'annee suivante, ils construiront une
nouvelJe residence sur Ie lot 37.

Le 30 septembre 1969, Joseph Saint-Germain se departira de sa
ferme sur la Lievre en faveur de J. C. Fernand Larose. 11 quittera
Kiamika pour aHer demeurer a Mont-Laurier. La terre qu'il possedait
appartient aujourd'hui aNoel Lernould.

Le 2 mai 1974, Francis Charbonneau de Val-Barrette vend a
Gilbert Saint-Germain Ja partie est du lot 52 du rang 7. L'annee
suivante, Gilbert se porte acquereur d'une partie de la terre de Ubald
Deschamps situee sur Ie lot 51 du rang 7. Cette terre a jadis appartenu a
Louis Deschamps, pere de Ubald, qui s'y etait etabli en 1920. Louis
Deschamps s'etait marie a Anna Chartier; iJs ont eu quatorze enfants
dont Hector, Ubald. Therese, Jeanne, Rosaire, Jeannette, Marc et
Germaine. Ubald achetera la terre de son pere en 1938. IJ avait epouse
Berthe Brunet, la Slle de Thomas Brunet et de Maggie McNamara Ie
3 janvier 1935. Serge et Odile sont leurs deux enfants. Lorsqu'iJ a vendu
sa ferme en 1975, Ubald s'etait reserve un emplacement avec la maison
qui y etait construite. En 1979, la maison est demenagee dans Ie village
de Val-Barrette et Ie terrain sera vendu aGilbert Saint-Germain en 1991.

Lentreprise de M. Saint-Germain se specialise surtout dans la
production de pommes de terre qui sont vendues dans des marches en
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LA FERME ANDRE SAINT-I~

Chevaux

Production acericole: 1 500 entailles

TITRES

NOITl du proprietaire

Jean-Baptiste Boisclair -billet de location
Rodrigue Touchette
Casimir Valiquette
Henri Latraverse
Honore Pare
Florida Pare, epouse de Henri Latraverse
Euchariste Beaulieu
Les representants legaux de Jean-Baptiste Boisclair
-lettres patentes-
Henri Ouimet
Andre Saint-Jean

Abitibi. a Maniwaki, Mont-Laurier et
dans la region. On y fait egalement la
production de choux d'hiver, de navets
ef de cereales. La production bovine
represente une source de revenus addi
tionnelle pour I'entreprise.

En plus de fournir de l'ouvrage a
ses enfants Alain et Nancy, ce commerce
compte un employe saisonnier et sept
autres personnes y travaillent lorsque
vient Ie temps «d'arracher les pommes
de terre ».

D'autres terres situees dans les
mUllicipalites de Val-Barrette et de Lac-des-&orces sont exploitees par
M. Saint-Gennain pour la production de pommes de terre.

3 mai 1944
27 mars 1968

20, Sixieme Rang

Lot: 28-A du rang 6 du canton de Kiamika
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Date d'acquisition

29 juin 1889
16octobre 1903
27 juillet 1906
26 janvier 19]4
2 octobre 1923
2 octobre 1923
13 juillet 1924
10 mai 1928

Superficie possooee: 39,02 hectares

En culture: 18,22 hectares

L'ARRACHAGE DES POMMES DE TERRE A LA FERME FAMILIALE
DE GILBERT SAINT-GERMAIN.



LA FAMfLLE DE PIERRE DionE,

l HE RANGEE: LAURA, EMILlEN, COLOMBE, BLANCHE,

2E RANGEE: JOSAPHAT, DELIA, PIERRE. SEPHIRIN.
DELIA CHALIFOUX ET ADELARD.

3ERANGEE: LIDIA.. SIGEFROY, AURORE. EMILE ET

JULIEN.

L e 3 mai 1944, Henri Ouimet achete Ie lot
28-A du rang 6 de Euchanste Beaulieu. Issu

d'une famille de douze enfants, il est Ie fils de
Alcide Ouimet et de Amanda Lachaine. Le 4
juillet 1944, il epouse Yvette Diotte, fille de
Sigefroid Diotte et de Julie Gaudreau. Les
grands-parents de Yvette, Pierre Diotte et Delia
Chalifoux, etaient arrives a Kiamika vers 1910.

Henri et Yvette s'installent done sur leur
ferme du rang 6. M. Ouimet s'orientera vers la
production laitiere jusqu'en 1967. Depuis son
etablissement, il travaille comme bucheron pour
la C.I.P. et la Singer; il sera operateur a la mine
de Val-Barrette qui etait la propriete de Lau
rentides Dolomites, une compagnie de Montreal.
De leur union naltront deux fules: Madeleine et
Liliane. En 1967, Henri Ouimet et sa famille
demenagent a Val-Barrette. II obtient des con
trats pour la construction de chalets au lac Vert.

Le 24 juin 1967, Andre Saint-Jean, ftls de
Orner Saint-Jean et de Germaine Nantel, epouse
Madeleine Ouimet et viennent s'etablir sur la
terre du rang 6 a Kiamika. Pendant plusieurs
annees, ils feront l'elevage d'animaux de bou-
chene; Ie cheptel s'elevait a une vingtaine de tetes de race Simmental.
Autour de l'annee 1980, M. Saint-Jean abandonnera son exploitation
bovine et, a partir de 1983, il consacrera son temps au camionnage et a
l'excavation.

La ferme compte, en 1998, une erabliere artisanale de 1 500
entailles. Le foin recolte de sa terre sert a nourrir ses deux chevaux de
course.
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LA FERME DENIS SAINT~I~

Production de veaux d'embouche

Troupeau: 6 tetes

TITRES

Nom au proprietaire

Joseph Guerin -billet de location sur Ie lot 11-P du rang 5
Joseph Guerin -biUet de location sur Ie lot IO-P du rang 5
Joseph Guerin -billet de location sur Ie lot 9-P du rang 5
Joseph Guerin -Iettres patentes sur les lots 9-P,
lOoP et 11-P du rang 5-
Elie Saint-J ean
Orner Saint-J ean
Denis Saint-Jean et Nicole Latreille

42, chemin du lac Guerin

Lot8: 9-A-P, 10-A-P, ll-A-P du rang 5 du canton de Kiamika

7 avril 1921
4 novembre 1944
21 octobre ]989

Date d'acquisition

10 avril 1900
30 mars 1901
30 avril 190 I
30 avril ]902

Superficie p08sedee: 30,85 hectares

En culture: 10 hectares

L e 7 avril 1921, Elie Saint-Jean se porte acquereur des lots 9-P, lOoP,
Il-P, 12-P, 13-P, 14-P, 15 et 16 du rang 5. Cette terre appartenait a

Joseph Guerin qui demeurait alors aMontreal. Le cheptd qu'il acquiert
lors de cette transaction est compose d.e douze vaches, un beeuE, douze
brebis et un belier.

Joseph Guerin avait acquis les lots 9-P a 14-P de Ja Couronne et
les lots 15 et 16 de Dame Arthemise Briere, veuve de Louis Briere, le
3 septembre 1902.



Elie Saint-Jean est marie a Parmelia Leroux, ils venaient de
Sainte-Agathe. Cinq gar~ons et cinq filles sont nes de leur union: Aggee,
Noe, Orner, Armand, Gerard, Annette, Albertine, Alice, Gabrielle et
Fernande.

Aggee Saint-Jean s'est marie a Yvonne Filion Ie 31 octobre 1930.
Sept enfants sont nes de leur union: Pierrette, Fran~oise, Gerald, Guy,
Mariette, Raymond et Gaetan. Aggee et sa famille yjendront demeurer
au village dans une maison construite entre la rue Filion et la maison qui
appartient aujourd'hui a Mrne Fernand Briere. II y tiendra une petite
epicerie. Quelques annees plus tard, ils demenageront dans une maison
au coin de la rue Principale et du chemin Chapleau. Vers 1945, Aggee
demenagera un chalet que son pere lui avait donne sur un emplacement
situe sur Ie chemin Chapleau, pres du village. Des descendants de la
famille de Aggee Saint-Jean, il ne reste aujourd'hui a Kiamika que son
fils Guy qui a epouse Liliane Jacques en 1958. IIs ont eu six enfants:
Michel, Pierre, Louise, Lise, Manon et Dominic.

Le 11 avril 1938, Elie vend a son fils Orner les lots 12-A, 13-A,
14-B, 15-B-P et 16-B du rang 5. Orner Saint-Jean s'etait marie a
Germaine Nantel, la fille de Edmond Nantel et de Valentine Filion, Ie
2 octobre 1937.

Le 14 octobre 1944, Orner vend cette ferme a Jean-Baptiste
Turgeon et achete de son pere la terre situee sur les lots 9-A, 10-A et
11-A du rang 5, a l'exception d'un emplacement de 75 pieds par 250
pieds situe sur Ie lot 11-A-P que se reserve Elie avec la maison qui y est
construite. Orner demenagera la cuisine d'ete qui etait annexee a la
maison qui appartenait a Joseph Guerin sur un emplacement en
bordure du lac Guerin. Aujourd'hui, cette propriete appartient a Denise
Therrien. Plus tard, il construira une nouvelle residence que I'on
retrouve aujourd'hui au 42, chemin du lac Guerin.

Six enfants sont nes du mariage de Orner Saint-Jean et
Germaine NanteI: Odette, Andre, Robert, Denis, Francine et Yolande.

Orner construira des b.himents de ferme et fera de la production
Iaitiere. Vers 1970, it vendra son troupeau. Son fils Denis achetera alors
des animaux a bceuf qu'il fera pai'tre dans les champs de son pere afm
d'eyjter que la terre ne devienne en friche.

Denis Saint-Jean et son epouse Nicole Latreille se porteront
acquereurs de la ferme Ie 21 octobre 1989 et l'entretiennent depuis ce jour.
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TITRES: Les proprietaires sur les lots 48-A-P et 48-B du rang 7

LA FERME SEBRUN
Syt~ain. Brunet et E(iith Dicaire

73, Septieme Rang
Lots: 48-A-P, 48-B du rang 7,7 du rang 8 du canton de KianUka,

I-P, 2-P, 3-A-P du rang 1 nord-ouest du canton Campbell

Production laitiere
Troupeau: 61 tetes de race Holstein
47% pure

Nom du proprietaire

Maxime Daoust -billet de location-
Suite au deces de Elodie Pauze, I'epouse de
Maxime Daoust, les enfants heritent de sa part
Maxime Daoust -lettres patentes
Jean-Baptiste Forget
Maxime Daoust
Succession Maxime Daoust
Thomas Brunet
Jeffrey Brunet
Sylvain Brunet
Sylvain Brunet et Edith Dicaire

Date d'acquisition

14 juillet 1894
13 janvier 1904
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SuperDcie possedee: 142,84 hectares

Supedicie louee: 75 hectares

En culture: 100,8 hectares

9 mai 1904
27 septembre 1904
27 septembre 1904
16 septembre 1906
26septembre 1912
8 avril 1943
23 decembre 1980
10 octobre 1990



Vers Ie mois de juin 1892, venant de Thurso, Thomas Brunet arrive
en canot par la rivihe de la Lievre. II emprunte la riviere Kiamika

jusqu'au lot 48, aujourd'hui Ie pont Deschambault; Ie reste du trajet se
fait a pied sur une route tracee dans la Foret qui mene au Lac-des
Ecorces. II s'etablira sur Ie lot portant aujourd'hui Ie numero 519 du
cadastre de Val-Barrette. Plusieurs annees plus tard, en 1981, son fils
Jeffrey Brunet y construira sa maison sur ce meme lot dans la
municipalite de Val-Barrette. I.:epouse de Thomas, Nlaggie McNamara,
une Irlandaise, l'accompagne avec ses deux enfants, Johnny, -1 an et
demi- et Edmond -4 ou 5 mois-.

En 1912, Thomas Brunet achete Ie lot 48 du rang 7 de Maxime
Daoust afin de completer ses installations de Val-Barrette. It y
defrichera une dizaine d'arpents. M. Daoust y avait construit une
maison, une etable et une grange en bordure de la riviere.

Dne dure epreuve frappera la famille en 1919 alors que la grippe
espagnole emporte les deux fJs alnes de la famJle, Johnny et Edmond.

Vers Ie milieu du mois de septembre 1921, Thomas Brunet
demenage sur sa terre a Kiamika. II y construira une nouvelle maison et
une grange-etable a l'endroit meme OU l'on retrouve les batiments
aujourd'hui. Au cours de la meme periode, il vendra sa terre du Lac-des
Ecorces a M. COte. Pendant les annees qui suivirent, plusieurs arpents
de terre seront ameliorees. Thomas possedait 7 ou 8 vaches a lait. Pour
subverur aux besoins de sa famille. il doit travailler au chan tier.

En 1943, son fils Jeffrey achete la terre. Ce dernier s'etait marie
it Alice Meilleur. la fiJle de Adrien Meilleur et de Clara Prud'homme de
Val-Barrette, Ie 14 septembre 1937. De leur union sont nes neuf enfants;
Andre, Gaetan, Estelle. Lorraine, Isabelle, Vianney, Fran\ois, Sylvain et
Raymond.

En 1956. M. Brunet construira une nouvelle maison pour
remplacer celie construite par son pere. De nouveaux batiments de
ferme sont edifies: grange-etable, porcherie, poulailler.

President de la Societe cooperative agricole de la vallee de la
Lievre pendant sept ans, conseiller municipal a Kiamika de 1948 a 1964,
directeur de la Commission scolaire de Val-Barrette, marguillier pour la
Fabrique de Val-Barrette. directeur du Comite des loisirs de Val
Barrette, Jeffrey donnera beaucoup de son temps pour ameliorer sa
qualite de vie et celle des membres de sa famille.
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Depuis le 23 decembre 1980, son fils Sylvain et son epouse Edith
Dicaire s'occupent de la ferme. Jeffrey s'est construit une maison a Val
Barrette et y demeure depuis 1981. Plusieurs ameliorations sont
apportees a la ferme: drainage des terres, confection de clotures, achat
de nouvelles machineries. Vers 1985, pour consolider leur entreprise, ils
se portent acquereurs de la terre de Lorraine Plouffe situee sur les lots
I-P, 2-P et 3-P du rang 1 nord-ouest dans Ie canton Campbell. Cette
terre est situee dans la montee Plouffe au Lac-des-Ecorces. Le 26 avril
1985, Sylvain achete avec son frere Andre Ie lot 6 du rang 8. De
nouvelles machineries acquises au cours des dernieres annees assurent
l'execution des travaux a la ferme. Depuis 1980, Ie service d'insemi
nation arcificielle leur a permis d'ameliorer la qualite et la race de leur
troupeau. Quelque quatre-vingt-quatre acres de terre sont louees de
MM.. Chenier, Bourque, Mammoli ainsi que du ministere de Loisir, de la
Chasse et de la Peche et sont utilisees comme paturage pour les
animaux, pour la recoite du foin et la production cerealiere. Depuis Ie 10
octobre 1990, la ferme fait affaires sous Ie nom de « Ferme Sebrun enr. ".

LA FERME SERJULIBEL
Jocelyn Meilleur el C/7riAiane Painchaud

91, chemin de la Lievre

Lots: 27, 28-P. 29, 30-A-P, 30-B-P, 31-A, 31-B, 32-P,
33-P du rang 4 du canton de Kjamika
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Superficie possedee : 298,33 hectares

ED culture: 101 hectares

Production laitiere

Troupeau: 45 tetes de race Holstein

TITRES: Emplacement de la ferme principale - Lots 30-A-P et 30-B-P du rang 4-

Date d'acquisition

1er septembre 1903
17 decembre 1906
IS mars J907
28 janvier 1909
8octobre 1932
24 septembre 1945
23 mai 1949
30ctobre 1955
30 janvier 1985
6 juillet 1989

Nom du proprietaire

Napoleon Labelle -billet de location-
Reverend Joseph-Andre Dubreuil -Iettres patentes
Napoleon Labelle
Onesime Massy -pere-
Wilson Lanaghan
Marcel Lamarche
Laurent cere
Maurice Meilleur
Jocelyn Meilleur
Jocelyn Meilleur et Christiane Painchaud

M aurice Meilleur, fils de Arthur Meilleur et de Marie Massy, et
Pierrette Valiquette, ftIle de Donat Valiquette et de Blanche

Brunet, se sont maries Ie 29 aout 1952 en l'eglise Sainte-Madeleine
d'Outremont. IIs demeureront pendant trois annees a Montreal avant de
venir s'etabl.ir a Kiamika. Us demeureront quelques mois chez Arthur
Meilleur, Ie pere de Maurice, qui avait une ferme sur les lots 27 et 28 du
rang 4. IIs sont accompagnes de leurs deux enfants, Jocelyn et Judith.

Le 3 octobre 1955, Maurice Meilleur se porte' acquereur de la
ferme de Laurent Cere situee sur les lots 29 et 30 du rang 4 qui avait
appartenu de 1909 it 1932 a Onesime Massy, Ie pere de Marie Massy
qui etait mariee it Arthur Meilleur. Le 4 juillet 1931, la maison ainsi que
la grange-etable sont la proie des flammes. M. Massy procede aussitot a
la construction d'une nouvelle residence et d'une nouvelle grange-etable.
En 1998, on retrouve ces batiments au 91, chemin de ]a Lievre.

Lars de l'achat de la terre en 1955, Maurice possede sept vaches
a lait et deux chevaux. n subviendra aux besoins de sa farnille it meme
les revenus provenant de l'exploitation de la ferme et du boise.

En 1964, Maurice achete les lots 27-P et 28-P du rang 4 de son
pere Arthur qui les avait acquis, en 1923, de son pere Jules. Cette terre
avait jadis appartenu it MOIse Bisaillon. Suite au deces de ce dernier en
1907, son epouse, Denise Lanctot, he rite de la propriete et la vendra en

L'lconomie agricoLe 1513
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LA FAMILLE DE ARTHUR MEILLEUR.

RAYMOND, LISE, GILBERT, MARIE-MARTHE,

EDGAR.. RtJEAN, MAURICE, ARTHUR, LOUIS

PIERRE, MARlEnE, JULES, LE PE;RE DE ARTHUR,

FERNANDE, ONtSIME MASSY IT MARIE MASSY,

L'EPOUSE DE ARTHUR.

LA MAISON SITUtE AU 66 DU CHEMIN

DE LA L1EVRE.

1913 a Jules Metlleur. Ce dernier est marie a
Eleonore Lauzon. Six enfants sont nes de leur
union: Blanche, Harnold, Arthur, Jeanne, Charles
et Romeo qui est decede Ie 20 avril 1913 a l'age de
20 ans et 5 mois. C'est sur cette ferme que Arthur y
elevera ses enfants: Mariette, Fernande, Gilbert,
Raymond, Maurice, Rejean, Marie-Marthe, Edgar,
Lise et Louis-Pierre. Lorsque Arthur a vendu la
propriete a son fils Maurice, il s'est reserve un
emplacement avec Ja maison qui y etait construite et
y demeurera pendant plusieurs annees avant de
demenager a Mont-Laurier. Plus tard, il ira
demeurer chez sa fille Lise a Montreal. En 1998,
cette maison, qui est situee au 88 chemin de la
Lievre, appartient a Joane Latour et, selon les
allegations des membres de la famille Meilleur, elle
aurait ete construite par M. Bisaillon et serait agee
de 101 ans.

En 1974, pour consolider son exploitation,
Maurice Meilleur achete la terre de Paul-Hebert
Alarie qui etait constituee des lots 31-A, 31-B, 32 et
33 du rang 4. Les lots 31-A et 31-B ont appartenu a
diverses epoques a Porphyse Brisebois en 1897, a
Joseph Gratton en 1905, a Joseph Gratton, fils, en
1914, a Narcisse Trudel en 1940, a Leopold Alarie
en 1943, a Elise Crepeau-Alarie en 1967 avant
d'appartenir a Paul-Hebert Alarie en 1968. Le lot 32
a appartenu a J.B. Berthiaume en 1896, a Joseph
Gratton en 1905, a Napoleon Gratton en 1914, a
Albert Gratton en 1915, a Dame Rosa Legault en
1941, a Leopold Alarie en 1946, a Elise Crepeau
Alarie en 1967 avant d'appartenir a Paul-Hebert
Alarie en 1968. Le lot 33 a egalement appartenu a
des membres des familles Gratton et Alarie.

Maurice Meilleur apportera plusieurs ame
liorations sur la ferme: installation d'un lactocluc,
construction d'une laiterie, modification de la



grange en 1977, achat de quotas et amelioration du troupeau de vaches
laitieres.

Du mariage de Maurice Meilleur et de Pierrette Valiquette sont
nes sept enfants: Jocelyn, Judith, Sylvain qui est decede Ie 8 juillet
1975, Vital, Gisele, Denis et Sylvie.

Le 30 janvier 1985, Maurice vend la ferme a son ftls Jocelyn qui
s'etait marie a Christiane Paincnaud Ie 29 septembre 1973 a Chute
Saint-Philippe. l\1.aurice achetera la maison que Jocelyn avait construite
pres de la ferme et y demeure depuis ce temps. Jocelyn et Christiane ont
trois enfants : Isabelle, Serge et Julie.

En 1989, Christiane devient societaire de I'exploitation agricole
avec Jocelyn. Le changement de la methode de recolte du foin et la
construction d'une salle de traite en 1996 sont les principales amelio
rations apportees a l'entreprise depuis l'achat de ]a propriete.

LA FERME DE JACQUES
ET FERNAND SAINT-JEAN

O n ne peut terminer ce chapitre sans parler de ]a ferme que Jacques
et Fernand Saint-Jean ont exploitee sur Ie rang 6 et qui appartient

aujourd'nui a Werner Wepfer Jr, ce dernier s'etant porte acquereur des
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lots 21-A, 21-B, 22, 29-A et 30-P du rang 6 Ie 19 avril 1990. Les lots
29-A et 30-P ont ete vendus a la Ferme Grenika en 1997. Les autres lots
sont loues a Sylvain Lachaine et a la Ferme Grenika.

Le 22 octobre 1888, Joseph Lacasse avait obtenu un billet de
location sur Ie lot 21. Le meme jour, Rodrigue Lacasse en obtient un sur
Ie lot 22. Le 18 mars 1904, Alphonse Lacasse recevra les lettres patentes
pour ces deux lots. Joseph Daigneault -pere- en deviendra proprietaire
au cours de l'annee 1904. Ce dernier transmettra la terre a son tils
Joseph en 1909.

Vers 1921, Edouard Saint-Jean se porte acquereur des lots 21 et
22 du rang 6. Edouard est arrive a Kiamika en 1904. Ce dernier est
marie a Alzire Lachaine. Six enfants sont nes de leur union: Osias,
Aurore, Honorius, Hector, Joseph-Edouard et Oscar.

En 1924, Edouard vendra une partie du lot 21-A a son fils
Hector qui lui revendra en 1929. Hector s'etait marie a Bernadette
Houle Ie 23 avril 1924. A cette epoque, ils ont un enfant, Germain. qui
est ne Ie 28 fevrier 1925.

Le 9 avril 1927, Edouard cedera la moitie ouest du lot 21-B et la
partie ouest du lot 22 du rang 6 a son rus Joseph-Edouard. Ce dernier
s'est marie a Armande Prevost Ie 7 septembre 1927. Onze de leurs
douze enfants sont nes alors qu'ils demeurent a la ferme: Arthur, Albert,
Aurele, Lucienne, Jean-Louis, Helene, Madeleine, Denise, Germaine,
Marie-Paule et Maurice. Luc naJ:tra Ie 21 juillet 1947 a Sainte
Scholastique.

Le 9 avril 1927, Oscar achete de son pere une partie du lot 21-A
ainsi que les lots 21-B et 22-P du rang 6.

Le 12 septembre 1938, Edouard vend a Oscar la partie du lot
21-A que Hector lui a remis Ie 9 avril 1929. Le 10 aout 1946, Joseph
Edouard vendra a son Frere Oscar les lots qu'il a acquis de son pere en
1927. Joseph-Edouard et sa famille quitteront Kiamika Ie 12 aout 1946.

Oscar Saint-Jean s'etait marie a Gertrude Prevost Ie 18 fevrier
1931 a I'eglise de Kiamika. Ils s'etabliront done sur cette terre avec sept
de leurs huit enfants: Gaston, Clement, Jacques, Fernand, Monique,
Denis et Marguerite. Francine est nee Ie 26 avril 1947. Oscar y fait de la
production laitiere. II construira une grange-etable. En 1965, sur Ia
ferme, on retrouve une soixantaine de tetes. Le 3 mai 1965, Oscar vend
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la ferme a son fils Jacques qui I'exploitera pendant plus de dix ans avan t
de s'associer a son Frere Fernand en 1976.

En 1969, Jacques avait achete les lots 29-A et 30-P du rang 6 de
Richard Boucher. Le lot 29-A a auparavant appartenu a Joseph
Gaudreau, S. Diotte, H. Briere, Jos. Valiquette, MoYse Beausejour,
MoYse Lamoureux, Edgar Lachaine avant d'etre acquis par M. Boucher
Ie 5 decembre 1964. Joseph Gaudreau, Adrien Filion, Liguori Filion,
Edgar Lachaine et M. Boucher ont ete les diHerents proprietaires du lot
30-P du rang 6.

Lorsque Jacques s'associe a son Frere Fernand Ie 15 septembre
1976, ils agrandiront la maison afin que les deux familles puissent y
demeurer. Jacques s'etait marie a Therese Forget, fille de Edgar Forget
et de Germaine COte, Ie 3 octobre 1964 a l'eglise de Val-Barrette. lis ont
trois enfants: Edith, Yves et Fran~ois. Fernand s'est marie a Gisele
Forget, fille de Napoleon Forget et de Yvette Briere, Ie 20 aout 1966.
Trois enfants sont nes de leur union: Alain, Rene et Julie.

Jacques et Fernand apporteront des ameliorations a la ferme:
construction d 'un silo de ciment. d'un silo a grain, augmentation du
nombre de vaches, achat de quotas et de machineries. Lorsqu'ils ont
abandonne Ja production laitiere, ils possedaient 125 tetes de race
Holstein.

Apres Ja vente du quota et des animaux, i1s s'orienteront vers la
production bovine. En avril 1990. ils abandonnent complHement
I'agriculture et vendront leur ferme.

LES ERABLIERES

La recolte de la seve d'erable est certes l'une des plus vieJJes et joyeuses
traditions de chez nous et, par consequent, une activite annuelle tres
importante chez nos ancetres a Kiamika.

Le «temps des sucres» varie selon les annees, mais d'une fa~on

generale, il a lieu durant les mois de mars et d'avril au gre, d'abord et
avant tout, de dame Nature. Lorsque la saison fournit des conditions
favorables, une alternance de gels et de degels, la recolte est abondante,
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ENTAILLES DES ERABLES

Au debut du siecle, les goutterelles confectionnees en bois etaient en
forme de dalot. Un peu plus tard, elles prendront L'apparence d'un
cyJindre creux qui tiendra beaucoup pLus solidement dans l'entaiLle
pratiquee par une tariere, une sorte de grande vrille pour percer des
trous dans Ie bois, appelee aussi vilebrequin. Puis on invente la
goutterelle de metal. Ces chaLumeaux. munis d'un crochet auquel on
suspend un seau leger en tole de Russie, remplacent avantageusement
leurs predecesseurs. Ils sont d'ailleurs encore couramment utilises dans
les exploitations artisanales.

La saison peut durer une dizaine de jours, mais plus souvent, elle s'etend
sur un mOls.

Lorsque Le soleil vivifiant de mars reveille la seve des erables,
tous les membres de la famille mettent I'epaule a la roue. C'est avec une
gaiete peu commune et une joie evidente que les fermes s'animent au
moment ou meurt ]'hiver et aucune activite domestique n'est plus
estimee que Ie « temps des sucres ». C'etait, sans l'ombre d'un doute, la
premiere corvee de la nouvelle saison qui co'incidait fort symboli
quement avec Ie grand renouveau de la nature elle-meme.

n y a, au fait, du travail urgent pour tout Ie monde. On doit
s'occuper aussitot des auges, des chaudieres, des « goudrelles » 

goutterelles-, des cassots d'ecorce, des chaudrons, des tonneaux, de
l'entaJJage des arbres ainsi que des rondes prevues pour la cueillette et
de l'entretien incessant des poeles et des feux.

LA CUEILLETIE

Jadis, la recolte de l'eau d'erable
s'effectuait a pied. Le « sucrier» ou
I'un de ses fils chausse alors ses ra
quettes, pose sur ses epaules un joug
en bois sur lequel se balance, a
chaque extremite, un grand bac et
part recueillir I'eau sucree dans les
vaisseaux poses au pied des arbres.
Penible tache ... faut-il en convenir !

Le nombre d'entailles gran
dissant, on a recours d'abord a un
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cheval, puis a deux, en les attelant a un tralneau porteur d'un vaste
tonneau.

Au plus fort de la coulee, une goutte par seconde tombe de
chaque goutterelle, ce qui se comptabilise par une recolte pouvant
atteindre jusqu'a cinquante litres par gros erable.

En regie generale, on ne connalt que deux ou trois excellentes
coulees par saison. Le reste du temps, l'ecoulement est lent. 11 n'est pas
rare que les erables arretent de couler lorsque Ie temps est trop froid.
Quelques jours de f(~pit pour Ie sucrier, et Ie tout recommence lorsque la
temperature devient plus clement~.

FAlRE BOUIlUR

La tour nee terminee, on revient a la cabane a sucre et on transvide la
seve dans de grands chaudrons sous lesquels fretillent de gros feux de
bois qu'on alimente constamment. L'eau d'erable, en bouLllant, se
transforme d'abord en sirop, puis en tire et enfin en sucre. Celui-ci est
ensuite depose dans des jattes de bois OU iJ durcit en forme de pain rond.
Ce « sucre du pays» de meme que les reserves de sirop faisaient partie
integrante de l'alimentation Familiale tout au long de I'annee.

L'evaporateur a ete invente vers 1875. 11 est compose de
plusieurs bassins relies entre eux, mais exposes a la chaleur d'un feu
commun. Au fur et a mesure que l'eau s'evapore, la quantite de sucre
augmente dans Ie liquide restant et constitue ce qu'on appelle Ie
« reduit ». Plus Ie processus se poursuit, plus Ie reduit s'alourdit et tend a
emigrer vers Ie bassin sirue a I'autre extremite. Quand Ie reduit atteint
66 % de sucre, il devient du sirop d'erable. A ce moment, on Ie retire de
l'evaporateur et on Ie fdtre, deux fois plutot qu'une.

A l'epoque, lorsque l'on monte a I'erabliere pour « bouiUir », on y
passe toute la journee; on mange evidemment sur place et certai.ns s'y
installent meme pour la dude des sucres.

A Kiamika, les cabanes a sucre ancestrales poussaient comme des
champignons. Dans Ie sixieme rang, presque tous les cultivateurs
possedaient la leur; Adelard Lachaine, Joseph Lachaine, Edmond
NanteL Elzear Lachaine, Emile Filion, Rolland Lachaine... ; a la Ferme
Rouge: Armand Briere, Arthur MeiJleur, Leo Daoust, Aldege Lachaine,
Ernest et Romeo Touchette ... ; dans Ie rang des Valiquette: Josephat
Diotte, Raphael Valiquette ... et combien d'autres.
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Pour couronner ce repas gargantuesque, il restera a gO(Her a la
tire d'erable. En effet, tout bon sucrier ne laissera pas partir ses invites
avant que ceux-ci aient « saucer la palette ».

« PARTIES DE SUCRE »

Sur un petit poele, on fait
reduire Ie sirop, et a I'aide de palet
tes en bois d'erable ou de tilleul on
peut deguster la derniere friandise
de la journee, la tire sur la neige.

De memoire d'homme, une
partie de sucre a toujours ete
I'occasion ideale pour faire la cour
aux fJles. Dans un esprit de fete, au
premier reveiJ de la nature, iJ parait
inevitable que des cceurs s'enflam
ment. Les gar<;ons Ies plus hardis
prenaient donc un malin plaisir a
appliquer la palette de tire sur les
joues d 'une fille qui leur p laisait
bien ...

Le travail a l'erabliere necessite la presence de
tous les membres de la famiUe. Mais se joignent
bien volontiers a eux les voisins, les villageois,
les residents des autres rangs et, parfois, la
parente des autres villages et de la grand-ville.
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Comme on peut Ie soup<;onner, ces
corvees tournent assez rapidement en partie de
plaisir ou, entre quelques chansons, on se
remplit I'estomac de trouvailles gastronomiques
assez surprenantes : ceufs dans Ie sirop, £eves au
lard, jambon, omelettes ingenieuses, crepes au

lard bien dodues, « grands-peres" trempes dans Ie sirop sans oublier les
« oreiHes-de-cnsse". Et tout cela est, parfois, copieusement arrose d'un
savant melange de reduit et de gin ... Un plaisir n'interdisant pas I'autre,
evidemment.

UNE PARTIE DE SUCRE R£UNISSANl' JEAN-BAPTISTE GRENIER, OSCAR

LAMOUREUX, £L1E SAINT-JEAN, PAUL BRI~RE, ROSARIO BRI~RE, AGME

SAINT-JEAN, EDOUARD DUFRESNE, ALPHONSE BISAILLON, FERNAND

BRI~RE, L£O BRI~RE, ADRIENNE GRENIER, ANTOINETTE BRI~RE,

GEORGES MORIN, MME J. B. GRENIER, GERMAINE LABELLE, EuMNIE

BRIERE, MME WE SAINT-JEAN.

UNE RENCONTRE ALA CABANE ASUCRE CHEZ LES

TOUCHETTE: PIERRE PARADIS, G£RARD TOUCHETTE,

GERMAIN TOUCHETTE, YOLANDE TOUCHETTE ET

MAURICE DANEAU.



CROYANCES POPULAlRES

Diverses croyances, fort repandues it l'epoque, concernent speclalement
Ie temps des sucres. Entre autres, J etait conou que tout travaJ devait
cesser it l'erabliere Ie jour du Vendredi Saint. Pas question d'entailler les
erables j quiconque choisirait cette activite au lieu d'assister aux offices
reJigieux serait alors victime d'une malediction; du sang s'ecoulerait de

l'entaiJle en remplacement de la seve...
De fac;on plus realiste, nos ancetres observent avec parcimonie

les phenomenes naturels et ainsi y decouvrent de multiples indices
relatifs au temps des sucres. La direction du vent, les phases de la lune,
la montee des eaux et la quantite de neige au sol sont autant de facteurs
susceptibles d'influencer la duree de la saison et la guantite du sirop
d'erable. Larrivee de « l'oiseau de sucre », -Ja corneille-, annonce qu'iJ est
enfin temps d'entailler alors que Ie cri des outardes et Ie « papiJlon de
sucre» noye dans la chaudiere annoncent qu'il est deja temps d'enlever
les chaIumeaux, de ranger les seaux, les chaud rons, les cassots et
d'entreposer les reserves.

L'ACERICULTURE MODERNE

Grace a la recherche scientifique, j'industrie de l'erable beneficie
aujourd'hui d'une technologie ultra-moderne. Si, dans les exploitations
artisanales, on utilise encore les goutterelles et les seaux pour recueillir
la seve des erables, dans Ies plus grandes exploitations, on Ie fait a J'aide
de tuyaux. Le systeme SYSVAC, entre autres, transporte la seve
directement par un reseau de tubulures, de veritables pipelines. Un
systeme de pompes contribue non seulement a faire circuler le liquide,
mais sert aussi a appliquer une legere force de succion sur I'arbre, afin
d'en tirer Ie maximum d'eau possible. De plus, on utilise le procede

d'osmose inversee pour retirer une partie de J'eau douce de l'eau
d'erable. L'economie realisee est considerable; on epargne ainsi deux
tiers du carburant et Ie temps d'evaporation est beaucoup plus court.

Dans la municipalite, trois acericulteurs produisent en quantite
industrielle Ie sirop d'erable: les erablieres Lachaine, Leonard et
Grenier. Plusieurs autres Ie font encore de fac;on plus artisanale et plus
restreinte, bien sur.
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L'ERABLIERE LACHAINE

Sise au 75 du chemin de la Lievre, l'erabliere Lachaine existe deja. depuis
trois generations. Dans les annees 30, Rodrigue Lachaine possede une
cabane a. sucre de type artisanal; une vingtaine d'annees plus tard, son
fils Aldege poursuit la tradition et plus recemment, en 1993, Ie fils
d'Aldege, Jean-Pierre, ouvre I'entreprise familiale au grand public.

La cabane, devenue
commerciale, accueille deux
cents personnes quotidien
nement, et ce, pendant sept ou
huit semaines. Pour l'annee 98,
on prevoit servir quelque 6000
repas. L' erabl iere a 0 bten u
toutes ses lettres de noblesse
etant reconnue comme I'une,
sinon la meilleure de la region.
Au menu, on retrouve les plats
typiques tels la soupe aux pois,

L'ERABLItRELACHAINEEN 1997. les marinades maison, l'ome-
lette, les feves au lard, Ie

jambon, Les saucisses dans Ie sirop, les «oreilles de crisse"J les pommes
de terre et Ie pain maison. Quiconque s'est regale a. la cabane a. sucre
Lachaine n'oubliera pas les desserts succulents tels les nouilles dans Ie
sirop, les tartelettes au sirop d'erable et les crepes.

Les produits des 7000 erables entailles en 1997 sont vendus en
partie au comptoir de la cabane a. sucre et Ie reste est achemine en vrac a.
la Federation des producteurs de sirop d'erable.

On prevoit entailler 12000 erables en 1998.
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L'ERABLJERE LEONARD

Lerabliere, situee au 10 du chemin de J'ErabJiere, occupe les lots non
subdivises du rang 11 du canton de DudJey, a IGamika.

Des 1950, Elphege Emard, Alberia Leonard et Real Valiquette
exploitent l'erabliere pour leur propre consommation. Acette epoque, ils
en partagent Ie territoire avec Ie Club des guides reconnu dans Ie
domaine de la chasse et de la peche.

En 1967, Hubert Leonard se porte acquereur de l'erabliere et
c'est avec Adrien Boismenu, pouvoyeur de chasse et de peche qu'il
exploite Ie territoire; Ies activites de I'un et de l'autre ayant lieu en des
temps differents, la cohabitation se fait harmonieusement.

En 1980, Hubert et 1renee Leonard, Ies deux freres, s'associent
dans l'entreprise acericole. En 1990, les Leonard achetent l'erabliere
Desharnais situee au 1443 de la Lievre sud dans la municipalite de Des
Ruisseaux. Quelque 2 500 a. 3000 repas sont servis annuellement et tout
Ie sirop et Ies sous-produits de l'erable utilises proviennent de l'erabliere
de IGamika. n va s'en dire qu'iI s'agit d'une autre excellente erabliere de
notre region:

Le 30 juin 1997, on mettra fin a. I'association acericole Leonard.
Hubert deviendra Ie seul proprietaire de l'erabliere a. Kiamika a[ors que
Trenee s'occupera de celie de Des Ruisseaux.

En 1997, I'erabliere Leonard avec ses 16000 entailles produisait
3200 gallons de sirop d'erable. Pour I'an 1998, on en a augmente Ie
nombre pour atteindre les 25 000 entailles. Hubert Leonard anticipe
produire de 4 500 a. 5 000 gallons de sirop si dame Nature est de la
partie. Approxirnativement 20 % de la production est ecoulee
Jocalernent, 10 % est requise pour la fabrication des sous-produits de
l'erable teIs que la tire, Ie beurre et les bonbons; la plus grande partie,
c'est-a.-dire 70 % de la production, est expediee en vrac a. la cooperative
CitadeJle de Plessisville qui rec;oit la production de quelque 2600
fournisseurs de sirop d'erabIe du Quebec. La CitadeIle voit a.
J'embouteiJJage, l'etiquettage et la Jivraison de notre precieuse denn~e a.
travers Ie monde.
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l'ERABLIERE GRENIER

Depuis 1988, sur la route 311 a la sortie sud du village, I'erabliere
Grenier est en operation. L'erabliere compte 4800 entailles et produit
quelque 900 gallons de sirop d'erable. Dne certaine partie de la
production est ecoulee localement et Ie reste est vendu a la Cooperative
des producteurs de sirop d'erable.

A l'occasion et sur reservation, des repas sont servis. Des gens
provenant de l'Abitibi et de la region immediate de Kiamika sont des
habitues a cette cabane. On y retrouve particulierement un produit
propre a cette cabane, soit la gelee d'erable. Le beurre d'erable aussi y
est tres succulent.

Six personnes incluant les membres de Ia famille Grenier mettent
Ia main a la pate pour faire la reussite de cette entreprise familiale. Les
proprietaires sont Melanie et Kevin Grenier, )es enfants de Jean-Claude.

l'ERABLI~REGRENIER
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LES ERABLIERES ARTISANALES

En 1997, plusieurs petites erablieres font I'orgueil de leurs proprietaires:
Claude Constantineau, Vianney Fontaine, Marcel Lachaine, Sylvain
Lachaine, Raymond Meilleur, Angele Nantel, Andre Saint-Jean,
Clement Saint-Jean et autres.

Pour un nombre approximatif de 500 a 1 000 entailles, la pro
duction s'etend d'une cinquantaine a une centaine de gallons de sirop.
Ch.acun detient Ie secret d'un sirop unique en son genre, et ce, pour Ie
plus grand plaisir des degustateurs.

De fa~on conviviale, on y re~oit la parente, les voisins et les amis;
quiconque frequente ces « cabanes» n'est pas prt~t d'oublier l'hospitalite
legendaire des gens de chez notis.

L'tRABLI~RE NANTEL DANS LE 6E RANG.
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Le developpement
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omme nous l'avons vu precedemment) l'etablis
sement des colons s'est fait it la fin du siecle dernier

en bordure des rivihes Kiamika et de la Lievre. Les
routes pour acceder au canton de Kiamika etant

inexistantes, les colons arrivent par la rivihe de la Lievre.
Certains s'y etabliront, d'autres empruntent la riviere IGamika pour y
choisir leurs lots.

Le chemin Chapleau termine en 1885 sera la premiere voie de
communication terrestre. Ce chemin a permis Ie developpement de
IGamika et des municipalites avoisinantes. Une equipe de quatre ou cinq
personnes engagees par une entreprise forestiere avait defriche ce
sen tier de Nominingue au canton de Kiamika. Mathias Chichippe de
Arundel devan<;ait l'equipe et a fait Ie trace du chemin jusqu'au lot 25
des rangs nord et sud du chemin Chapleau.

Tres peu de colons s'etabliront en bordure du chemin Chapleau
et tenteront d'y effectuer du defrichement. all. y retrouve un sol
rocailleux impropre it I'agriculture. Parmi les families qui ont eu Ie
courage de s'installer sur Ie chemin Chapleau, il y a les Aubry et les
Leblanc.



LA FAMILLE AUBRY

A la fin du siecle demier, venant de Varennes, Mag'loire Aubry et son
epouse, Exilta Raymond, se rendent au Lac-Nominingue et empruntent
Ie chemin Chapleau pour venir s'Hablir sur Ie lot 48 du rang sud, en
haut de la cote des Diables. Cette cote doit son nom a I'Hat lamentable
dans laquelle elle se trouvait j elle causait bien des tracas a qui
I'empruntait.

Six enfants sont nes de l'union de l\1agloire et de Exili.a: Maria,
Rose, Hector, Delphis, Paul et Donalda.

Magloire est decede en 1950.
Son epouse demeurera seule avec
son fils Paul. Us iront demeurer a
Sainte-Agathe vers 1958-

Hector epousera Marie-Rose
Lauzon en 1927. Ils s'etabliront sur
les lots 44 et 45 du rang nord du
chemin Chapleau. Vers 1944, ils
demenageront sur Ie lot 47 du rang
sud du chemin Chapleau que Hector
avait achete de Ed.ouard Lachapelle.
Hector subvenait aux besoins de sa LA FAMILLE DE HECTOR AUBRY

famille a meme les profits generes par l'exploitation de sa terre et du
boise; il devait, durant l'hiver, travailler au chantier a Bedard. Ils
demenageront, par la suite, chez leur £lIs Jean-Paul qui avait construit
une maison sur Ie lot 10 du rang sud sur Ie chemin Chapleau.

Sept enfants sont nes du mariage de Hector Aubry et de Marie
Rose Lauzon: Simone, Gerard, Germaine, fume, Marie-Jeanne, Jean
Paul et Lucienne.

Gerard etait celibataire et demeurera avec ses parents jusqu'a ce
q u 'il amenage dans sa maison situee sur les lots 15- P et 16-P du rang
nord sur Ie chemin Chapleau.

Lucienne s'est mariee a Claude Ryser Ie 12 mars 1965. Ils
demeureront a Montreal, a Lac-des-Iles et au lac Fran<;ois, et plus
recemment a la Ferme-Rouge.

Germaine a epouse Roland Leblanc Ie 29 novem bre 1952. lls
demeureront un an dans Ia montee Sainte-en-Peine sur Ie lot 31 du
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LA FAMILLE EOOUARD LEBlANC
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En 1932. venant de Montreal, Edouard
Leblanc et son epouse Alphonsine
Huneault arrivent a Val-Barrette et s'eta
blissent sur un terrain au coin du sixieme
rang et de la route 11. lls sont accom
pagnes de leurs six enfants. Vers 1934, ils
s'etabliront dans la mantee Sainte-en-Peine
ou ils demeureront pendant quelques
annees avant de demenager sur Ie lot 19 du
rang nord sur Ie chemin Chapleau.

Dix enfants sont nes de l'union de
Edouard Leblanc et de Alphonsine
Huneault: Marguerite, Romeo, Gerard,
E.douard, Rolland, Gabrielle, Roger. Jean
PauL Andre et Cecile.

Vers 1964, Edouard Leblanc -pere
entreprend la construction d'une maison
au village. sur Ie terrain appartenant a
Adrien Vienneau aujourd'hui. Suite au
deces de M. Leblanc en 1965, son epause
demeurera dans la maison pendant un
hiver avant de demenager a Montreal.

Marguerite, l'alnee de la famille,
epousera Adrien Vienneau en 1944, a
Montreal. ou ils demeureront durant sept
mois. Adrien etant membre des Forces

armees canadiennes. Marguerite est revenue demeurer chez ses parents
pendant quelques annees. Vers 1947, elle ira Ie rejoindre au Nouveau
Brunswick au ils demeureront pendant neuE ans. Ils reviendront a

rang 9. En 1954, ils demenageront sur Ie lot 19 du rang nord dans Ie
chemin Chapleau. C'est a cet endroit qu'ils ont eleve leurs enfants:
Romeo, Angele, Albert, Rollande et Monique. En 1968, ils demena
geront au village dans la maison de E.douard Leblanc. En 1974, ils se
construiront une maison sur la rue Turgeon. Cette famille compte
aujourd'hui quatre generations.

LES ENFANTS DE EDOUARD LEBLANC ET DE ALPHONSINE

HUNEAULT: ROGER. JEAN·PAUL, MARGUERITE AVEC ANDRE,

ROLLAND, GABRIELLE. GERARD, ROMEO, EDOUARD ET UNE

AMIE.



Montreal et, en 1960, ils s'etabliront a Kiamika. Ils avaient achete un
emplacement de la Fabrique de Kiamika, sur Ja rue Chapleau, et y ont
demenage la maison de N1me Edouard Lachapelle. Dix enfants sont nes
de leur union: Raymond, Adrien, Rita, Marie-Jeanne, Roger, Edouard,
Robert, Jean, Ronald et Michel.

Romeo Leblanc s'est marie a Bertha Boudreault a Bathurst, au
Nouveau-Brunswick. Vers 1945, ils demenageront a Montreal Nord OU

ils demeureront pendant huit annees. M. Leblanc est ensuite parti a
Sainte-Anne-des-Plaines ou il demeurera pendant onze ans, En 1983, il
viendra s'etablir a lliamika. Cinq enfants sont issus de l'union de Romeo
et de Bertha: Rolland, qui est decede a l'age de 21 ans, Melinda, Rejean,
Adrien et Colette.

Edouard s'est marie a Marie-Ange Belanger, a MontreaL en
1958. Ils iront demeurer a Mascouche OU iJs auront leurs quatre enfants;
Helene, Gaetan, Eric et Catherine. En 1987, iJ reviendra demeurer en
permanence aKiamika au 333 du chemin Chapleau.

LA FAMILLE HENRI LEBLANC

Vers 1932, venant de Saint-Hyacinthe, Henri Leblanc s'etablit sur Ie lot
19 du rang sud, sur Ie chemin Chapleau.

Henri epousera Germaine Deschamps, Elle de Louis Deschamps
et de Anna Chartier, en 1938. Six enfants sont nes de leur union:
Annette, Lise, Denise, Louis, Michel et Remi. M. Leblanc vivait des
revenus provenant de sa terre et travaillait avec Rosaire et Ubald
Deschamps pour des -~-------......,

«jobbers ».

En 1960, Henri
Leblanc, son epouse et leurs
enfants quitteront Kiamika
pour aller demeurer a Mon
treal OU M. Leblanc est
decede la meme annee.

Des enfants de Henri
Leblanc et de Germaine
Deschamps, seul Michel est

revenu ·demeurer a Kiamika HENRI lEBLANC AVEC SON B<EUF PRES DU MAGASING~NERAlDE
en 1993. M. FILION.
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Emile Diotte
Sigefroid Diotte
Joachim Dumas
Franc;ois Marier

Napoleon Aubry
Dame Andre Lepine
MoYse Lamoureux
Donat Charette
Joseph Leblanc
Josaphat Diotte

Extrait du role d'evaluation
de la municipalite du canton de Kiamika en 1933

indiquant les noms des proprietaires
en bordure du chemin Chapleau

Nom du proprietaire Nurnero de lot
Birch Lumber Co. 13-P, rang NCC
Wellie Millette 13-P et 14, rang NCC
Donat Lamoureux 15 et 16, rang NCC
Raoul Brunet 17 et 18, rang NCC

17, rang SCC et 27, rang 9
1, rang SCC
13 et 14, rang SCC
15. rang SCC
16, rang SCC
18 et 19. rang SCC
20, rang SCC
16-P, rang 7
21, rang SCC
22, rang SCC
25, rang SCC
14 et 15, rang 7

En 1954, sur Ie chemin Chapleau, sont inscrits comme
proprietaires au role d'evaluation de la municipalite; Hector Aubry,
Napoleon Aubry, Lorenzo Boudrias, Geoffroid Chartier, Ie Club Grand
Nominingue, Maurice Daoust, Rosario Deschamps, Rene Desjardins,
Albert Diotte, Joachim Dumas, Jerome Filion, Andre Forget, Aure!
Lavigne, Henri Leblanc, Lucien Leclerc, Armand Lepine, Serius
Martineau, Joseph Millette, Wellie Millette, Adelard Ouellette,
Germain Ouellette, Laurent Ouellette et Armand Rodrigue.

Au VILLAGE
Une fois que Ie site de I'eglise sera choisi, quelques emplacements seront
vendus pour ]'etablissement des familIes. Au fil des annees, d'autres
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UNE VUE G~N~RALE DU VILLAGE DE KIAMIKA VERS 1930.

residences viendront s'ajouter pour former Ie noyau que represente
aujourd'hui Ie village de Kiamika.

En 1954, plusieurs familIes demeurent au village: Charles
Meilleur, MoYse Saint-Louis, Mme Adrien Filion, Mme Liguori Filion,
Bernard et Joseph-Aime Turgeon, iYlathias Lacasse, Therese
Lamoureux, Edouard Marier, Ubald Prevost, Albert Filion, Aggee
Saint-Jean, Edouard Lachapelle, Gonzague Filion, F ranc;ois Lacasse 
fils-, Raoul Brunet, Julien Dumas, Gaston Saint-Louis, Fernand Briere,
Albeli: Diotte, Oscar Lamoureux, Jerome Filion, Mme Willie Lachaine,
Claude Charrette, Mme Orner Roy, Telesphore Portelance, Leopold
Suppere, Romeo Pilote et Osias Saint-Jean. Emile Diotte, Jean
Baptiste Paquette, Arthur Girouard, Honorius Saint-Jean et Georges
Suppere sont etabJis a la sortie du pont couvert, du cote ouest de la
riviere Kiamika.

Depuis 1975, la majorite des residences se sont construites sur la
rue Turgeon et la rue Leblanc. Entoure des cotes nord et sud-ouest par
des terres agricoles et du cote sud par du terrain non propice a la
construction, Je developpement du village est plutot limite depuis
quelques annees.

Au village, on denombre, en 1998, quarante-sept unites de
logements occupees par leurs proprietaires et quatorze sont occupees
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par des locataires. Trois residences appartiennent a des personnes non
domiciliees. Plusieurs commerces, institutions et edifices publics ont leur
place d'affaires au village. Sur la roe Principale, on retrouve Ie Bar-salon
Amika, Ie Marche Kiamika, Ie Restaurant les Dames de Cceur, Ie
Restaurant chez Bibi et Ja Patisserie Maison, la Caisse populaire
Desjardins, l'egJise, la Ferme avicole de Kiamika inc .. Le garage
municipal abritant Ie service des incendies se trouve sur la rue Leblanc.
Sur la rue Filion sont localises Ie bureau de poste et Ie garage Yvan
Briere. Lecole Saint-Gerard, l'hotel de ville, Ie Toit des jeunes sportifs et
la salle municipale ont pignon sur rue sur Ie chemin Valiquette. La
Scierie C. Meilleur & Fils est situee a la sortie nord du village, sur la
route 311.

LE SECTEUR DU LAC FRAN~OIS
A la fin du siecle dernier, les familles Chartier et Garneau, pour n'en
citer que quelques-unes, s'etaient etablies pres du ruisseau Fran90is et
au lac Fran<;ois.

Dans ce secteur qui est, aujourd'hui, l'un des plus developpes de
la municipalite, Ia presence d'un sol sablonneux rend l'agriculture quasi
impraticable. Quelques colons s'y etaient etablis avant les annees 1900.
Ignace Chartier sera l'un d'eux. Lui, son epouse Octavie Hebert et leurs
enfants arrivent a Kiamika au cours de la decennie 1890-1900 et
s'etablissent au lac Fran90is. Ils choisiront les lots 12 et 13 du rang 9.

LA FAMILLE CHARTIER

En 1899, Ferdinand Chartier epouse Philomene Garneau, fille de
Thomas Garneau et de Julie Roy. Onze enfants naitront de leur union:
Thomas, Georgianna, Gerard, Rosa, Salomon, Lucienne, Judianne,
Marie, Therese, Wilfrid et Laura. L'un d'entre eux, Salomon, epousera
Anita Forget en 1938. Mme Forget est originaire de Montreal. Son pere,
Albiny Forget, etant decede alors qu'elle etait en bas age et ayant perdu
sa mere, Antoinette Mercier, a l'age de 9 ans, elle sera adoptee par
Anselme Mercier et son epouse celine Perreault. En 1930, ils quittent
Montreal et viennent demeurer en pension chez Mme Bezeau au lac
Fran<;ois, la meme OU M. Ryser possedait une propriete.
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FERDINAND CHARTIER, SON ~POUSE PHILOM~NE GARNEAU ET QUELQUES-UNS DE LEURS ENFANTS.

Salomon et Anita s'etabliront en 1938 sur les lots 7 du rang 9 et
7-A du rang 10 qu'ils acheteront de Anselme Mercier Ie 9 septembre
1943. Le 12 septembre 1934, Salomon avait achete la terre de son pere
Ferdinand -lots 12 et 13 du rang 9-. Sept enfants naltront alors qu'ils
demeurent au lac Fran<;ois: Bernard, Roger, ,Jacques, Andre, William,
Gisele et Ghyslaine.

Le 1er septembre 195L Salomon vend les lots 7- P d II rang 9 et
7-A-P du rang 10 a Romeo Etienne de Montreal. Le 11 mars 1953, il
vendra les lots 12-A, 12-B, 13-A, 13-B et 13-C du rang 9 a Paul Legault.
Cinq mois plus tard, Salomon achete les lots 32, 33, 34 et 35 du rang 7
de Severin Diotte. Ils y demenageront avec leurs sept enfants.
S'ajouteront a la famille Marie-France et ,Jean-Marc; Lise est decedee
deux jours apres sa naissance.

Aujourd'hui, ces lots appartiennent a Roger Chartier, Ie fils de
Salomon et de Anita. Salomon est deceM Ie 29 decembre 1980 et son
epouse demeure aVal-Barrette depuis 1992.

Nous poursuivons notre recit sur Ie developpement du secteur du
lac Fran<;ois depuis les annees 1930. En cette periode, a part les
quelques colons etablis ici et Ja autour du lac et en bordure dll ruisseau
Fran<;ois, on n'y retrouve que quelques chalets.
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Extrait du role d'evaluation
de la municipalite du canton de Kiamika en 1933

indiquant les proprilhaires inscrits
pour Ie secteur du lac Fran~ois

Nom du proprietaire
Lucien L'Ecuyer
Henri Bezeau
iV\.edard Paradis
Armand Massy
WilFrid Pilon
Zephi.r Forget
SaJomon Lachance
Anselme lY'1crcier
Dame Oclave Bezeau
Gerard Filion
David Groulx
Ferdinand Chartier

Auguste Garneau
L.A.H. Saint-Ong·e
Arthur Lachaine
Joseph Lachaine
Thomas Garneau

Numero de lot

1 et 2. rang 9
4 et 5. rang LO
6. rang 10
5 et 6. rang 9
4, rang 9
6, rang 10
1 et 2. rang 10
7. rang 10'
8. rang 9
9, JO, II et 12, rang JO
9, 10 et 1\. rang 9
12 et 13 ouest, rang 9
12 et 13 est. rang 9
9 et 10, rang 8
11, rang 8
12 est, rang 8
12 ouest, rang 8
14, rang 8

Les Beauchemin et les Paquin comptent parmi les families
« pionnieres» qui se sont rendus au lac Fran~ois vers 1930 alors que
Leon Beauchemin va a Ja peche au lac Baskatong accompagne de Omer
Paquin. Tous deux viennent de Montreal. IJs passent par Guenette pour
y prendre Joseph Paquin. Ie frere de Orner.

«POtU' de rendre au lac BaAc.atong, i1J pa.lJaunt par Ie chemirt Poulin
et Ie lac FraJzfou et c'ut awi qu'ill iJecoul'rirenlle.J altrailJ iJe notre
lac ou, quelquu annee" pluJ tariJ, ill iJeciiJent iJ)y conJtruire leuN
reJiiJencu decondairu. A ce monzent-ta) Ie chemin Poulin etait la
proprieti iJu Dr Poulin qui exigeait dU iJroiu de paJJage iJe 1'0riJre iJe
0-25$, droilJ qui elaunt perfuJ chez Lionel Coli. »

Pierrette Ca.lal'ant et BcrnariJ Bazinet.

Vers 1954, sept familJes sont etablies dans Ie secteur du lac
Franc;ois qui comprend aussi Ie territoire sltue entre Ie pont construit sur
Ie lot 39 du rang 7 et le lac Franc;ois. On y retrouve, entre autres, les
families de Gerard Filion, de Georges Kohler, de Marcel Bezeau. de
Auguste Garneau et de Antonio MarteL
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A cette epoque, bon nom bre de touristes viennent pratiquer la
peche et la chasse. En 1955. on denombre cinquante-quatre proprie
taires de chalets sur i'ensemble de la municipalite, dont deux sont
domicilies. Sur Ie lac Fran90is, trente-cinq chalets sont construits et sur
Ie lac Guerin, on en compte quinze. En 1998, Ie principal endroit occupe

pour la villegiature est Ie lac Fran90is OU on y denombre quelque quatre
vingt-cinq proprietaires domicilies et plus de soixante proprietaires de
chalets.

On retrouve egalement, sur Ie territoire municipal, d'autres
endroits OU la villegiature et Ie tourisme se sont developpes, soit Ie
secteur du lac Guerin et celui du lac Allet sur Ie chemin Chapleau.

LA SITUATION SUR L
1

ENSEMBLE DE
LA MUNICIPALITE DEPUIS 1955

Seton l'inventaire des ressources naturelles du comte de Labelle
realise en 1955 par Ie ministere de I'Agriculture, on denombre

«110 propriitairetl de /erme domiciliitl et 12 non domiciliitl, 30
propriitairetl emplacitairetl domiciliitl et 1 non domicilii, 17
propriRairu de fou a hatir Iwn domiciliitl, 1 propriitaire de fottl a
hoiJ domicilii et 24 nOll domiciliitl, 2 propriitaire<i de chalettl
domici/ii.J et 52 Iwn domi.cilii.J.»

Cet inventaire rapporte egalement que les deux tiers des chefs de
famille vivent de l'agriculture -110 sur 154-. Certains d'entre eux
doivent completer leurs revenus en travaillant au chantier ou dans des
scieries. On denombre dix-sept journaliers, huit rentiers, quatre
marchands de detail, trois camionneurs, deux garagistes, un
entrepreneur, un cuisinier, un industriel, un forgeron, un proprietaire de
taxi, un employe des postes, un commis. un restaurateur, un proprietaire
de maison de pension et un boucher.

US marchands de detail :

Garagistes:
Entrepreneur et hotelier:

Jerome Filion, Ubaid Prevost,
Mme Orner Roy et Honorius Saint-Jean
Fernand Briere et Joseph-Aime Turgeon
Mathias Lacasse
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Industriel:
Forgeron:
Taxis:

Employe des postes :
Restaurateur:
Maison de pension:
Boucher:

Charles Meilleur
Oscar Lamoureux
Telesphore Portelance
Dans les annees qui precederent, l\1.athias
et Victorin Lacasse etaient proprietaires
de taxis
Aggee Saint-Jean
Gaston Saint-Louis
Mme Willie Lachaine
Albert Diotte

LA SITUATION EN 1998
En 1998, la situation a beaucoup change., On a assiste a la consolidation
des entreprises agrLcoles, a la transformation de plusieurs chalets en
residences permanentes.

On denombre, sur Ie territoire municipal, quatorze proprietaires
de fermes laitieres, huit autres se specialisent exclusivement dans
l'elevage de bovins, une ferme avicole, un producteur de pommes de
terre et de legumes, un producteur de serre, un eleveur de porcs et trois
proprietaires d'erablieres. Une dizaine de proprietaires louent leurs
terres a d'autres producteurs. On retrouve plus de deux-cent quarante
proprietaires emplacitaires: deux cent quinze sont domicilies; on
retrouve egalement une dizaine de proprietaires de terrains vacants
domicilies et une soixantaine non domicilies, vingt-neuf proprietaires de
lots a bois domicilies et cinquante-deux non domicilies et plus de cent
cinquante proprietaires de chalets.

Plusieurs familles de la municipalite vivent de l'exploitation
agricole, de l'exploitation forestiere, du tourisme et de leurs derives.
Environ vingt-cinq pour cent des proprietaires et co-proprietaires
domLcilies sont des retraites ou des rentiers. Plusieurs exercent des
metiers au niveau de la fonction publique, de la construction; certains
offrent des services professionnels, d'autres occupent simplement des
emplois de journalLers. Plusieurs possedent leur entreprise, que ce soit
dans Ie domaine de la restauration, de la patisserie, de l'hotellerie, de la
vente au detail, du camionnage, de I'excavation, de l'ebenisterie, de la
reparation d'automobile ou de station-service.
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LES RETOMBEES ECONOMIQlJES

e territoire regorge de ressources agricoles et
forestieres tres appreciables. La plupart des residents

vivent de ces deux richesses. Le potentiel touristique
n'est cependant pas negligeable. En effet, Ie tourisme

constitue Ie troisieme apport economique en importance
pour ]a localite. La region est reconnue regionalement et meme
provincialement grace surtout aux ravages de cerfs de Virginie. Les
amateurs de chasse et de peche se donnent rendez-vous annee apres
annee it la quete de gibiers et de poissons. La faune du territoire est tres
variee: oiseaux sedentaires et migrateurs, bernache, gelinotte huppee,
lievre, renard, pore epic, loup, cerf de Virgi.nie, orignal, ours noir y
cohabitent. On y retrouve egalement une grande variete de poissons:
dore, achigan, brochet, perchaude, touladi, truite grise, truite rouge,
truite mouchetee. II n'y a pas que ]a chasse et la peche qui attirent les
touristes, les amateurs de la nature peuvent observer les animaux dans
leurs habitats naturels.

Nous sommes au debut des annees 50. Depuis plusieurs
decennies, Ie territoire situe au sud et en partie au nord du chemin
Chapleau dans les cantons Kiamika et Rivard est convoite et exploite
par des clubs prives de chasse et de peche: Ie Club Chapleau cree en
1902, Ie « Columbus Fish and Game Club" fonde en 1900, Ie Club Kar
Ha-Kon, Ie Club Santa Maria dont les Chevaliers de Colomb de Mont
Laurier etaient les proprietaires, Ie Club des Taverniers de Montreal qui
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est devenu par La suite Ie CLub du Grand Nominingue ... Ces du bs
appartiennent generaLement a des personnes non-residen tes, en

provenance, surtout, de la region montrealaise.

Au Club Kar-Ha
Kon, on pouvait remarquer

la presence de ministres,
d'avocats, d'agents d'assu
ranees et d 'industrieLs; l'an- I

cien ministre des Postes,

Ernest Bertrand, Le president

de La Chambre des com
munes, Rock Pinard, John
Ahern, ]'animatrice de tele

vision, Michelle Tisseyre,

L'editeur Pierre Tisseyre,

Serge Turgeon et pLusieurs

au tres freq uen taien t cette UNEEXCURSION DE CHASSE AU CLUB KAR-HA-KON.

association. Albert Diotte
occupera les fonctions de guide et gardien du Club Kar-Ha-Kon a partir

de 1938, et ce, jusqu'en 1949. Lucien Nantd lui succedera et y
travaillera pendant une vingtaine d'annees. M. Nantel s'impliquera

beaucoup au sein de la communaute. A Kiamika, il sera conseiller

municipaL margu1llier au sein de la Fabrique, president de la Caisse
populaire Desjardins. 11 sera egalement contracteur forestier. s'effon;ant

d'employer de La main-d'ceuvre locale, et occupera un empLoi de

contremaitre pour la compagnie Maclaren. Lucien Nantel s'est marie a
Adeline Lachaine Ie 4 septembre 1948 et ils ont eu onze enfants: Gilles,

Luce, Philippe, Marie, Robert, Brigitte, Roseline, Claudine, Anne,
Andree et Yves.

Au Club Santa Maria, comme nous I'avons dit precedemment, la

clientele provenait, en majeure partie, de La region de Mont-Laurier.
Plusieurs citoyens de la municipalite y travaillent, soit comme gardien,
guide ou pour faire l'entretien des chalets. ALbert Vincent y travailla

comme cuisinier; Isaac Saint-Germain, Rosario Wester, Hermenegilde
Valiquette et quelques autres guideront les clients; Olivier Valiquette
transportait les touristes a l'aide d'un «wagon» tire par des chevaux, a
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UN GROUPE DE P~CHEURS DU CLUB SANT~ MARIA. ON PEUT

APERCEVOIR LE GUIDE DE P~CHE, HERMENEGILDE

VALIQUETIE, SON FRERE OLIVIER AINSI QUE LE CUISINIER

ALBERT VINCENT.

HERMENEGILDE VALIQUETIE ET ARTHUR LAVOIE

PREPARANT LE BOIS DE CHAUFFAGE AU CLUB SANTA MARIA.

partir du chemin jusqu'au Club. Plus tard, lorsqu'il vendra sa terre a
Jean-Baptiste Turgeon, ce dernier prendra la releve.

D'autres residents de Kiamika trouverent des emplois dans ces
clubs: Rosaire et Marc Deschamps seront guides pour Ie Club sportif de
Kiamikai WJlie Millette et Armand Lepine seront guides pour Ie Club
des Taverniers qui deviendra Ie Club du Grand Nominingue.

Chaque club occupe un territoire loue du ministere du Loisir, de
la Chasse et de la Peche; l'acces aces territoires etant limite aux

membres seulement, les residents de la municipalite ne peuvent
frequenter ces endroits pour la chasse et la peche. Le departement de la
Chasse et de la Peche croit a la necessite des clubs pour assurer la sume
de la faune aquatique et terrestre, mais il admet que ce systeme ne
survivra qu'a la condition d'avoir l'appui quasi general de la population
locale. On favorise une cooperation entre les clubs et la population.
Grace a des compromis reciproques qui tiennent compte des besoins
locaux, ['harmonie peut subsister, permettant ainsi l'avenir du systeme.

Ainsi, apres avoir indus Ie lac Rivard au bail du Club Kar-Ha
Kon, ce qui ne faisait pas l'affaire des residents de Kiamika, Ie
departement de la Chasse et de la Peche suggere aux membres dudit
Club de faire un beau geste en laissant ce lac ouvert au public. Le
contrale des operations doit etre en conformite avec des reglements
equitables pour la protection des ressources, et ce, SOus la juridiction du

Club.
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LES ORGANISMES A CARACTERE
TOURISTIOlJE

LE CLUB SPORTIF DE KrAMIKA

Fort de l'appui de la populatLon, un groupe entreprend, en 1948, les
procedures afin d'obtenir un territoire de chasse et de peche pour les
residents de Kiamika. On reussit a faire annuler Ie bail que detenait Ie
Club du Grand Nominingue. Vers 1951, Ie Club sportif de Kiamika est
cree et il obtient un territoire d'une superficie de cinq milles carres situe
dans la partie sud-est du canton de Kiamika, soit Ie lac Pimodan ainsi
que Ie territoire jusqu'a la limite du Club Columbus dans Ie canton de
Montigny et une partie du canton Rivard, c'est-a-dire les lacs Sardine,
Cloutier, La Verendry et Rivard. Detenteur d'un perm is de pourvoyeur
a droits exclusifs, Ie Club est compose de trente-deux membres residents
de la municipalite qui contribuent, chaque annee, a une mise de fond de
25 $ pour I'ensemencement des lacs. La population en general peut
obtenir un droit de chasse ou de peche pour Ie prix de 1 $ par jour; en
1967, ce prix passera a 1,25 $.

Quelques citoyens de la municipalite et des paroisses
environnantes sont mecontents de la formation du nouveau Club. En
fevrier 1953, Ie conseil municipal demande a I'Honorable J.H.A.
Paquette, depute provincial, de ne pas tenir compte des requetes qui
pourraient lui etre presentees par ces gens.

Albert Diotte assure la presidence du Club sportif de Kiamika
depuis sa fondation jusqu'a leur derniere assemblee tenue Ie 18 fevrier
1982.

Marc Deschamps se charge du secretariat et de ]a tresorerie
durant toute I'existence du Club. On etablit des regles de regie interne,
de fonctionnement et de contrale; les mem bres commettant des
infractions sont meme expulses du Club.

La gerance de la pourvoirie est assuree par Rosaire Deschamps.
II guide les touristes lors des excursions de chasse et de peche.

Les membres qui en font la demande sont auto rises a construire
des camps pres du lac Pimodan seulement, apres que Ie Club sportif de
Kiamilca ait obtenu l'approbation du ministere du Loisir, de la Chasse et
de la Peche. Rosaire Deschamps construisit une maison de pension en
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LA L1STE DES MEMBRES DU CLUB SPORTIF DE KIAMIKA EN 1954.
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UN TOURNOI DE P~CHE ORGANISE PAR LE CLUB SPORTIF DE KIAMIKA EN

JUIN 1958. ON REMARQUE LA PRESENCE DU DEPUTE FERNAND

LAFONTAINE.

1953 afin d'accommoder les mem
bres ne possedant pas de chalets.

Apartir de 1953, des con
cours de peche sont organises au
debut du mois d'aout au lac Pimo
dan.

En 1967, lors du renou
vellement de son bail, Ie Club se
voit enlever une partie du terri
toire situee dans Ie canton Rivard,
Ie gouvernement etudiant deja Ie
projet de creation de la reserve de
Labelle. En mai 1967 et en fevrier
1968, une demande d 'agrandis
sement du territoire est formulee. L'association revendique Ie canton
Rivard ainsi que les parties des rangs 8 et 9 du canton de lY1ontigny, du
cote sud du chemin Chapleau, a I'exception du territoire du Club Kar
Ha-Kon. Malgre l'appui donne par Ie conseil municipal, le ministere
n'acquiesce pas a cette demande.

Les activites du Club prennent fin en 1970 quelque temps avant
la creation de la reserve de Labelle en 1971.

Le Club sportif de Kiamika sera dissous Ie 18 fevrier 1982; ses
actifs seront transferes au Comite touristique de Kiamika cree par la
municipalite pour promouvoir Ie developpement touristique et gerer Ie
camping Pimodan et la pourvoirie a droits non exclusifs.

LE COMITE TOURISTIQ1TE DE KrAMlKA

Le gouvernement provincial ayant accepte de modifier les lignes de la
reserve faunique de Papineau-Labelle en 1980, la municipalite se voit
ceder les chalets qui appartenaient au Clu b sportif de Kiamika; Ie
Tamias, Ie Deschamps, Ie Betula et Ie Diotte qui sont situes au lac
Pimodan, ainsi que Ie chalet Foisy sis sur Ie lot 48 du rang sud, chemin
Chapleau. Lors de ce transfert, Ie ministere des Travaux publlcs cede
egalement 24 embarcations, Ie mobilier et les accessoires contenus dans
les chalets. Le fonds de terre est loue du gouvernement. En 1980, la
compagnie Domaine Chapleau inc. avait ete creee pour assurer la
gestion de ces equipements. Elle sera dlssoute en 1982 alors que la
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lECIRCUITTOURISTlQUE SUR l'OBSERVATION DES CHEVREUllS.
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municipalite cree le « Comite touristique de Kiamika» qui se voit confier,
en plus du developpement touristique de I'ensemble de la ffiunicipalite,
la gerance de la pourvoirie a droits non exclusifs. Debutent alors les
travaux d'amenagement du camping Pimodan.

L'une des principaies realisations de l'organisme est, certes,
l'implantation d'un circuit touristique sur l'observation du cerf de
Virginie sur Ie territoire de Kiamika en 1989. Issu de la volonte des
citoyens, Ie projet vise Ia protection des habitats fauniques en ameliorant
les conditions d'hivernement du cerf de Virginie.

En 1992, Ie Comite amenage une frayere au lac Franc;ois, pres du
pont de la presqu'lle, afin d'ameliorer l'habitat du dore jaune. Une
subvention de la Fondation de Ia faune du Quebec ainsi que Jes profits
realises lors d'un tirage organise par Ie Comite en 1991 assureront
l'accomplissement des travaux qui seront realises en collaboration avec
Ie rninistere du Loisir, de la Chasse et de Ia Peche.

La municipalite, eprouvant des difficultes a recruter des
personnes benevoles pour sieger au sein du Comite, se voit contrainte a
dissoudre Ie Comite touristique de Kiamika Ie 6 f'evrier 1995. prenant
ainsi en charge Ie camping, la pourvoirie et Ie developpement
touristique.

LE COMITE D'ENSEMENCEMENT DE K1AMlKA

En 1987, Robert Au brey, J ean-Rolland Belanger, Serge Desjardins et
Guy Grenier, dans un souci de donner un essor a la peche sportive,
decident d'ensemencer les lacs environnants. Nait alors Ie «Comite
d'ensemencement de Kiamika ». Au cours des premieres annees,
I'enthousiasme des membres est it son apogee; les choses vont bon train;
les profits generes par la vente de cartes de membres et par I'organi
sation d'une soiree permettent l'ensemencement de 20000 truites dans
Ies lacs Deschamps, Allet, Iberville, Yelle, Orphie et Piffiodan, en plus
des ensemencements effectues par Ie ministere du Loisir, de la Chasse et
de la Peche, avec la collaboration du biologiste Jean Provost.

Apres trois annees de fonctionnement. par manque d'interH de la
part des membres, les activites cesseront. Ce n'est qu'en 1997 que Ie
Comite d'ensemencement de Kiamika sera dissous.
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LA RESERVE FAUNIQ!}E DE
PAPIN EAU- LAB ELL E

HISTORIQ1JE

En 1965, la reserve de chasse et de peche de Papineau est creee. La
reserve de Labelle, quant a elJe, sera etablie en 1971, La creation de ces
reserves amene l'abolition de vingt-cinq clubs prives, dont une quinzaine
dans la seule reserve de Labelle.

En 1972, ces deux reserves sont reunies sous I'appellation de
"Reserve de chasse et de pee he du Pare Papineau-Labelle", qui prend
officiellement Ie nom de « Reserve faunique de Papineau-Labelle» en
1979.

On y observe une faune aquatique surtout composee de truites
mouchetees et de truites grises. On note aussi la presence du dore, du
brochet et de l'achigan, en moindre importance. Pour ce qui est du gros
gibier, on constate la ccexistence de l'orignal et du cerf de Virginie sur
toute la superficie de la reserve qui presente done un fort potentiel
faunique.

Selonle ministere du Loisir, de la Chasse et de la Peche, la
reserve est l'un des moyens qui permet d'attribuer une vocation
particuliere a un territoire donne. On peut y appliquer une
reglementation de chasse et de peche distincte de celie des territoires
adjacents. Les activites de chasse et de peche y sont limitees par Ie
contingentement des utilisateurs.

La creation de la reserve de Labelle, en 1971, amene done
l'abolition d'une quinzaine de clubs prives: Club Kaneron, Club
Columbus, Club sportif de Kiamika, Club des Pays d'en Haut, Club des
Grandes Baies, Club du Grand Nominingue, Club Kar-Ha-Kon, Club
Santa Maria, Club du lac 1V1.iserable, Club Bourbonnais-Kiamika, Club
Chapleau, Club des Douze, Club du Ruisseau Jaune, Club de
Cheneville. Plusieurs residents de la municipalite travailJaient pour ces
clubs et eela amenait des retombees economiques interessantes. La
creation de la reserve ne fait pas I'affaire des elus municipaux et de la
majorite des gens de Kiamika.

Avant meme que la reserve ne soit creee Ie 6 avril 1971, Ie conseil
municipal demande au ministere du Tourisme, de la Chasse et de la
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Peche de ne pas introduire Ie lac Pimodan dans la reserve afin de
permettre un certain developpement touristique a Kiamika. Acette fin,
on sollicite egalement Ie ministere des Terres et Fon~ts pour faire
cadastrer des emplacements sur les abords du lac Pimodan.

Le 4 janvier 1972, Ie conseil municipal demande une rencontre
avec les fonctionnaires du ministere du Tourisme, de la Chasse et de la
Peche afin de leur expljquer les consequences nefastes de la creation de
la reserve faunique de Papineau-Labelle pour la municipalite. En mars,
une resolution est adoptee demandant que la ligne de la reserve soit
eloignee. Un appui est demande au Conseil de comte. Le 4 mars 1974, Ie
conseil revient it la charge et demande it nouveau aux representants du
ministere de changer les lignes de la reserve faunique de Papineau
Labelle dans la partie nord de celie-ci, dans les cantons Dudley et
Rivard.

On essaiera par tous les moyens possibles de faire changer la
decision du gouvernement. En mars, on demande l'annexion du canton
Rivard.

D'annee en annee, des pressions politiques seront exercees, et ce
n'est qu'en 1980 que la municipalite obtiendra ce qu'elle revendiquait

depuis dix ans: Ie recul des lignes de la reserve de Papineau-Labelle.
Celles-ci sont redefinies afin de tenir compte du territoire municipalise
de Kiarnika. Suite it ces modifications, la reserve couvre une supedicie
de 1667 km2. Elle est entouree par des territoires publics et des terres
privees it l'exception des pourvoiries des Camps Wester [tee et du Club
des Guides.

En 1987, Ie ministre du Loisir, de la Chasse et de la Peche, Yvon
Picotte, presente, dans un document intitule "Les reserves fauniques et
les pourvoiries, des territoires en evolution », ses orientations sur les
activites it l'egard de la faune. Le depot de ce document est suivi d'une
consultation qui se deroulait de decembre 1987 it mars 1988. Ce
manuscrit identifie les orientations gouvernementales sur les reserves
fauniques et les pourvoiries, Ie ministere desirant que la pourvoirie
concessionnaire soit un partenaire plus actif dans Ie domaine de Ia
gestion de la faune. Un macro-zonage du territoire est etabli pour Ie
developpement de la pourvoirie.

Pour ce qui est de la reserve faunique de Papineau-Labelle, on
presente un nouveau decoupage de son territoire. Les secteurs
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retranches et ajoutes Ie sont en fonction d'une meilleure identification
des limites de la reserve, favorisant un co.ntrale plus judicieux des acces
et l'elimination des routes de transit.

C'est en juiHet 1994 que les limites de la reserve seront modihees
ahn de rendre les bornes plus faciles a Jocaliser. Une partie du territoire
de la municipalite de Kiamika retourne dans la reserve, c'est-a-dire une
partie du canton de Montigny. On retranche egalement de la reserve la
partie du canton Rivard situee a I'ouest de la route 38 ainsi que ladite
route, Ie ministere se dechargeant ainsi de son entretien malgre Ie fait
que les utilisateurs de la reserve l'empruntent pour y acceder.

En mars 1995, la Societe des etablissements de plein air du
Quebec -SEPAQ- se voit conher l'exploitation des equipements situes
dans la reserve faunique de Papineau-Labelle qui possede une superhcie
de 1 628 km2. Les principales activites ofEertes sont: peche ala journee,
peche avec hebergement en chalet, chasse a l'orignal, chasse au cerE de
Virginie, chasse au petit gibier, camping, canot-camping, ski de
randonnee, randonnee pedestre, observation de la Eaune et de la nature
et velo de montagne.

LES POURVOIRIES ET CAMPINGS
LA POURVOIRIE DU LAC BERNEUIl

Rosario Wester, originaire de Montreal, arrive dans la region au cours
de la decennie 1920-1930. Apres avoir travaille pour la compagnie
Maclaren et opere un restaurant pres de la gare a Mont-Laurier, il sera
gerant du Chateau Laurier pendant l'hiver et du manoir des Pins

Rouges sur Ie lac des Ecorces au cours de
l'ete. Gustave Sabourin etait Ie proprie
taire de ces hotels. En 1936, Rosario
Wester possede un club de chasse et peche
dans la baie Bonnet Rouge du grand Lac
du-CerE et au Lac-des-lles -lac Berneuil
et y amene des touristes.

En avril 1938, Rosario Wester et
un americain Paul W. Sisson achetent Ie
Green Valley Lodge a Kiamika. Rosario

LEVIEUXCHALETN04DELAPOURVOIRIEDULACBERNEUIl. Wester ayant ete approche par Joseph
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Boismenu, un proprietaire de chalets de chasse et de peche au Lac-du
Cerf, ahn qu'il s'etablisse comme pourvoyeur dans cette municipalite, Ie
30 novembre 1939, i1 cede sa part de l'hotel it son associe Sisson et
demenagera it Lac-du-Cerf.

Pendant trente anneesJ il recevra des touristes canadiens et
americains it sa pourvoirie. Des deux chalets qui etaient construits en
1939J la pourvoirie en compte quatre en 1968.

En 1968, Andre, Louis, l\1.ichel et Raymond Wester achetent Ie
commerce de leur pere Rosario et en assurent la gestion.

En 1991, cette pourvoirie it droits exclusifs designee sous Ie nom
"Camps Wester Itee» change d'appellation; elle sera designee sous Ie
nom de « Pourvoirie du lac Berneuil ». Son territoire d'une superGcie de
22 km2 est situe en majeure partie dans la municipalite de Kiamika suite
it IJannexion d'une partie du canton de Dudley en 1956. Ses six chalets
peuvent accueillir jusqu Jit cinquante-sept personnes qui peuven t realiser
d'excellentes excursions de peche et de chasse sur Ie lac Berneuil, Ie
Petit lac BerneuiL Ie lac du Canard, Ie lac LyonJ Ie petit lac Lyon, Ie lac
Puant, Ie lac Gibel, Ie lac Pit et Ie lac Gardner.

LA RESERVE BOISMENU

DES CHALETS DE LA RESERVE BOISMENU.

Le 19 octobre 1946, Joseph Boismenu et Rosario Wester prennent
IJinitiative de former un club de chasse et de peche. Se joindront it eux
dans cette demarche Adrien Boismenu, Alexandre Boismenu, Emile
Boismenu, Gerard Boismenu. Joseph Boismenu -fils-, Ludger
Charbonneau, Lionel Duffy, Patrick Duffy, Aldei Leonard, Jim Milks
et Armand Paquette. On y retrouve a la presidence, Joseph Boismenu
-pere-, it la vice-presidence, Armand Paquette, et au secretariat, Rosario
Wester. Patrick Duffy est nomme gardien du Club.
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En aout 1947, Ie Club des Guides re<;oit son certificat d'incor
po ration emis par Ie ministre de la Chasse et de la Peche. Un territoire
d'environ 34,3 kilometres carres est loue du gouvernement pour y
OpereI' une pourvoirie a droits exclusifs de chasse et de peche.

Les quinze membres fondateurs peuvent construire des chalets et
amener des touristes sur Ie territoire. On y pratique la peche sur Ie lac
Croche -lac Perras-, Ie lac Longeau, Ie Petit lac Longeau, Ie lac Duffy, Ie
lac a Foin, Ie lac Joyah, Ie lac Tinon, Ie lac Benac et Ie lac Puant. Les
chasseurs peuvent y debusquer des orignaux, des cerfs de Virginie et des
ours.

Avec la creation de la reserve faunique de Labelle en 1971, Ie
gouvernement oblige Ie Club des Guides a reduire Ie nombre de ses
membres a ceux qui detiennent un permis de pourvoyeur et qui sont
proprietaires de chalets. Seuls Adrien et Joseph Boismenu, les Wester 
Andre, Louis, Michel et Raymond-, Evelyne Duffy et Real Valiquette
resteront et assureront eux-memes la gestion de leur territoire.

En 1992, Ie gouvernement du Quebec demande au Club de ne
former qu'une association. L'annee suivante, Adrien Boismenu achete
les autres pourvoyeurs et devient Ie seul proprietaire de l'entreprise qui
sera a l'avenir designee sous le nom de « La reserve Boismenu enr. ». Le
Club des Guides a ete dissous Ie 1er juillet 1993.

La. clientele provient en majeure partie de la region montrealaise.
Cinq pour cent des touristes sont des Europeens, tandis que quinze pour
cent sont des Americains. La pourvoirie compte dix chalets pouvant
accueillir soixante personnes qui s'y rendent pour la peche, la chasse et
la villegiature; l'hiver, les clients peuvent y observer la nature et profiter
du grand air en raquettes ou en ski de fond. Les amateurs de peche
peuvent se rendre au lac a Foin pour y pratiquer la peche sur la glace.

LES CHALETS LORENZO VALIQVETTE

Vers 1919, Lorenzo Valiquette et son epouse Blanche Chasles, qui
s'etaient maries en 1916 a Saint-Aime-du-Lac-des-YLes, s'etablissent dans
Ie canton de Dudley, sur une terre que Lorenzo a obtenue de son pere
Hermenegilde. Ce dernier possedait les lots 52-A, 52-B, 53, 54, 55 et 56

du rang 11.
Du mariage de Lorenzo Valiquette et de Blanche Chasles sont

nes quatre enfants: Real, Fernand, Laurent et Hermann. Lorenzo et sa
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fami.lle vivent en majeure partie de
l'agriculture et de la foret. En 1938,
ils construisent un premier camp en
bois rond sur les abords de la rivie
re du Lievre pour y recevoir des
tounstes. Par la suite, vers 1952, ils
ajoutent deux autres chalets. A
cette epoque, beaucoup de touristes
americains s'y rendent pour la
peche et la chasse.

Le 29 novembre 1958,

Hermann Valiquette achete Ie lot 53 LES CHALETS LORENZO VALIQUETIE.

du rang 11 de son frere Real qui
l'avait obtenu de son oncle Hermenegilde Valiquette -fils-. Le 24 avril
1961, Real vendra a Hermann une partie du lot 54 du rang' 11. En 1962,
Hermann se porte acquereur des lots 52-A, 52-B du rang 11 ainsi que
les chalets qui appartiennent a son pere Lorenzo. Le 29 juin 1964,
Hermann achete de la Commission scolaire de Kiamika l'ecole no 5 ainsi
qu'une partie du Lot 53 du rang 11 sur laquelle elle est construite. M.
Valiquette avait pris possession de cette propriete en 1957. II trans
formera l'ecole en chalet et y recevra des touristes.

Le premier chalet est la proie des flammes en 1965 et sera
reconstruit I'annee suivante. Les lacs Tomkin, Gaucher et Pepere se
situent sur Ie territoire de La pourvoirie Valiquette. En 1967, un chalet
sera erige sur les rives du lac Gaucher. En 1978, un chalet est construit
sur Ie lot 50 du rang 11 sur Ie chemin menant au lac .Mitchell. En 1982,
Ie camp no 5 est bati sur Ie petit lac Valiquette. Un autre chalet sera
construit en 1987 sur Ie lac Tomkin. Ce lac doit son nom a un denomme
Tomkin qui avait bati un camp vers 1865. Les fondations sont encore
visibles. On peut apercevoir au centre du camp les vestiges d'un poele
fait de roches. Jadis, Ie bois etait « drave » par Ie lac Tomkin.

Aujourd'hui, cette pourvoirie a droits non exclusifs situee sur les
lots 50, 52-A, 52-B-P, 53-P et 54-P du rang 1I du canton de Dudley
peut accueillir cinquante-six clients dans ses huit chalets et quatee
roulottes. Les gens y viennent surtout pour y pratiquer la chasse et la
peche. Quelques citadins s'y rendent pour simplement y passer leurs
vacances. Us peuvent taquiner Ie dore, le brochet et l'achigan au rapide
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du Wabassee, au lac Rouge, au lac Valiquette, au lac Tomkin, au lac
Guerin et sur la riviere de la Lievre.

LES CHALETS BELLE-VUE

En 1923,. Alfred Valiquette obtient de
ses freres Donat et Aime la tierce partie
d'une terre situee sur les lots 57 a 62 du
rang 12 du canton de Dudley. Il
epousera, en aout 1924, Marie-Louise
Boyer et ils y pratiqueront I'agriculture.
De leur union naitront sept enfants:
Germain" Carmen, Denis, Marie-Paule,
Gaetan, Marie-Berthe et Gilles.

Afin d'obtenir un revenu
d'appoint, Alfred Valiquette decide d'explorer une nouvelle avenue: Ie
tourisme. Vers 1939, un premier chalet est construit par Alfred Coursol
sur les abords de la riviere de la Lievre. Par la suite, deux autres chalets
seront construits par Joseph Boyer. Au fil des ans, il ajoutera des chalets
pour rentabiliser sa pourvoirie.

Suite au deces de Alfred Valiquette Ie 30 mars 1955, son epouse
herite de la propriete, Le 31 juiJlet 1962:, elle vend l'emplacement de la
pourvoirie -lot 60-P du rang 12- avec les cinq camps qui y sont
construits a son fils Germain, I'alne de la famille. Cette seule source de
revenus est insuffisante pour repondre aux besoins de sa famille, il devra
travailler sur la drave pour la Maclaren. Son epouse Marcella verra a la
bonne marche de la pourvoirie, Du mariage de Germain Valiquette et de
Marcella Lachaine sont DeS cinq enfants: Marc, Solange, Carole,
Jocelyn et Yves.

Le 31 juiUet 1987, la proprLete est vendue a Michel Gervais puis
acquise Ie 10 juillet 1991 par I'un des fils de Germain, Jocelyn
Valiquette et par son epouse Suzanne Beaudry.

Cette pourvoirie a droits non exclusifs compte six chalets
pouvant accueillir trente clients ainsi qu'un camping de douze
emplacements.

LES CHALETS BELLE-VUE.



LE CAMPING PIMODAN
Comme nous l'avons vu precedemment,
Ie camping Pimodan et la pourvoirie a I

droits non exclusifs ont pris naissance
suite au recul des lignes de Ia reserve

faunique de Papineau-Labelle en 1980. 11~~!IIIIilP.!iJ.

En 1982, la municipalite de Kiamika
acquiert les chalets Betula, Deschamps,
Diotte, Tamias qui son t situ es au lac DES CHALETS DE lA POURVOIRIE AU lAC PIMODAN.

Pimodan, en plus du chalet Foisy sis sur Ie lot 48 du rang sud du chemin
Chapleau. Ce chalet sera demenage quelques annees plus tard sur les
terrains qui ont ete loues du minlstere de l'Energie et des Ressources en
bordure du lac Pimodan.

Le camping sera amenage, etape par etape, pour atteindre, en
1997, un nombre de 50 emplacements qui sont pourvus, en majeure
partie, des services d'eau et d'egout.

Situee en bordure du lac Pimodan, la pourvoirie offre a ses
clients un site enchanteur, la tranquillite et un paradis pour les amateurs
de peche et de chasse.

LA POURVOIRIE RYSER - LE GRILLON 

LES MAlSONS DE VACANCES

Le 11 aout 1952 arrivent de
Oshawa en Ontario, Gaston
Ryser, son epouse Elsa Fisher
et leurs deux enfants, Claude
-10 ans- et Hubert -14 ans-.
M. Ryser est originaire de
Neuchatel en Suisse. Ils vien
nent s'etablir au lac Fran<;ois
sur les lots 4-A et 5-A du
rang 10 qu'ils avaient acquis lERESTAURANT-BAR HlEGRlllON ".

de Gerard Bezeau. Deux habitations y sont deja construites; on y pom
pe l'eau a bras, il n'y a pas d'electricite, les becosses sont a l'exterieur.

Peu de temps apres leur arrivee, Hubert quitte sa famille pour
aller demeurer chez un de ses oneles en Ontario. Claude est demeure
pour aider ses parents.
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Lorsqu'ils se sont portes acquereurs de la propriete, quelques
colons etaient etablis pres du lac Fran~ois. Lionel Cote possede une
terre sur Ie chemin Poulin -Ja OU demeure aujourd'hui Maurice
Mansion- i Georges Kohler etait etabli ,w bas de la grande cote du lac
Fran~ois j Salomon Chartier etait proprietaire des lots 12-A, 12-B, 13-A,
13-B et 13-C du rang 9 qu'il avait acquis de son pere Ferdinand j

Antonio Martel avait choisi des lots entre Ie pont Garneau et la terre de
Salomon Chartier; Auguste Garneau demeurait dans Ie rang 8 pres du
pont qui porte Ie meme nom aujourd'hui. A cette epoque, quelques
chalets bordaient les rives du lac Fran~ois.

Amant de la nature, Gaston Ryser decide de se lancer dans
l'industrie touristique. Le chemin passant tout pres du lac, il entreprend
des negociations avec la municipalite du canton de Kiamika pour Ie faire
deplacer arin de permettre la construction de chalets sur les rives du
petit lac Fran~ois.

II construira un chalet de temps en temps afin de repondre a la
demande de sa clientele qui est composee de chasseurs et pecheurs qui
viennent y pratiquer leurs sports favoris. Les Hector, Jean-Paul, Gerard
Aubry ainsi que Roland Leblanc y ont guide des clients sur les teITains
appartenant a Gaston Ryser ainsi que sur les terres privees et publiques
en bordure du chemin Chapleau.

L:entreprise fonctionne de fa~on saisonnihe i apres la chasse au
cerf de Virginie, Gaston Ryser et sa famille vont travailler au Grey
Rocks qui appartient a Harry WheeI' ou au Mont-Tremblant Lodge OU
la proprietaire et fonda trice Mme Ryan les attend.

Vers 1964, 11s ouvrent un petit depanneur pour accommoder leur
clientele et les residents du lac Fran~ois. Quelques annees plus tard, M.
Ryser fera construire par Jean, Maurice et Yvan Lefebvre Ie paviUon de
chasse et peche «Le Grillon ». Par la suite, il obtiendra une licence de
bar-salon. Al'epoque, c'est un veritable paradis de chasse et de peche.

Repondant a la demande de la clientele, l'entreprise s'oriente peu
a peu vers la villegiature. La pourvoirie attire bon nombre de clients.

Suite au deces de Gaston Ryser le 25 fevrier 1970 a l'age de 57
ans, son epouse Elsa prend la re leve aidee de son tlls Claude et de son
epouse Lucienne Aubry qui est la fiUe de Hector Aubry et de Marie
Rose Lauzon du chemin Chapleau. A cette epoque, le commerce
comprend cinq ou six. chalets, la maison privee, Ie bar-salon-restaurant
ainsi qu'un poste d'essence.
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Le 25 novembre 1988, elle se departit de la propriete, \Verner
Wepfer -pere- de Monaco et Edouard-Louis Philippin de la Suisse
achetent Ie commerce.

Les chalets de chasse et de peche seront demoJis en 1989 et
remplaces par trois spacieuses maisons de pieces pouvant accueiHir
quarante-sept clients. Certains sont des amateurs de chasse ou de peche.
Depuis 1990, cette partie du commerce fonctionne sous Ie nom de
« Maisons de vacances Le Grillon". La clientele provient d 'un peu
partout dans la region et dans la province. Pendant l'hiver, des touristes
de la France, des motoneigistes de l'Ontario, de I'Abitibi, de la region
montrealaise viennent y sejourner,

M. Philippin vendra sa part a Werner Wepfer -fils- Ie 9
septembre 1992. lVlme Lise Rousseau assure la gerance du restaurant
bar « Le Grillon » depuis 1990.

iE CAMPING MANITOU

I.e 26 octobre 1938, Robert Bedard devient proprietaire des lots 1 et 2
du rang 10 et du lot I-A du rang 1.1 au lac Fran<;ois. Son pere J.A.R.
Bedard, qui avait acquis cette propriete de Salomon Lachance, lui avait
cede Ie tout pour la somme de un dollar.

Joseph-Alphonse-Raoul Bedard s'est etabli dans la region vers
1908. II construit d'abord un hotel au village d'Hebert -Lac-Saguay
pour ensuite s'etablir pres de la voie Ferree a Guenette, OU il opere un
moulin a scie. Son entreprise, c'est-a-dire ses chantiers et ses carrieres
de granite procureront de I'ouvrage a plusieurs hommes. Ces familles
s'etabJiront pres du moulin a scie, formant ainsi Ie village de Bedard,
M. Bedard possedait egalement plusieurs lots a bois; la coupe s'y

effectuait afin d'alimenter Ie moulin a scie. L'incendie du mOll lin vers
1950 et la mort de son proprietaire marquerent la fin du village de
Bedard.

Ce n'est qu'en 1973 que Robert Bedard, aide de son epouse
Graziella Duval, entreprend les demarches pour implanter un terrain de
camping au lac Fran<;ois sur les lots acquis de son pere. Au cours de
l'annee, ils procedent a I'ouverture du camping .Manitou qui compte
alors cent trente-cinq emplacements. L'entreprise cree deux emplois.
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Situe sur la rive nord-ouest du grand lac Fran<;ois, ce site
enchanteur est reconnu pour Ia beaute dl,l paysage et la tranguillite des
lieux, et ce, pour Ie plus grand plaisir des vacanciers.

En 1983, M. Bedard et son epouse decident de diminuer Ie
nombre d'emplacements et d'assumer eux-memes l'administration du
campmg.

Vingt-guatre annees apres son implantation, Ie site compte une
cinguantaine d'emplacements. La majeure partie des clients sont issus de
Laval, Boisbriand, Saint-Jerome, Gatineau, Hull et Ottawa. Seulement
vingt-cing pour cent de la clientele provient de la region de Mont
Laurier.

Suite au deces de Robert Bedard Ie 23 juillet 1997, son epouse se
departira de la propriete du lac Fran<;ois en faveur de 2622-8825
Quebec inc. -Ghyslain Falardeau-, Ie 13 novembre 1997.

558 I C H A r I T R E 9



c H A p T

Les
commerces

R E



L e 5

commerces

560 I C HAP I T REI 0

LE MAGASIN GENERAL

e magasin general a inaugure pour ainsi dire l'ere de
la consommation dans les campagnes. Les compa

gnies forestieres possedaient bien des reserves OU l'on
pouvait s'approvisionner, mais avec les magasins

generaux, les coutumes vont se modifier.
II est bien sur l'endroit par excellence OU l'on se procure les

produits alimentaires importes: la melasse, Ia cassonade, Ie riz, Ie cafe, Ie
set Ie poivre, Ie tabac ... Veut-on un remede, un sirop pour la toux,
l'elixir du Dr Grignon, un tissu, des chapeaux, des robes, de l'huile a
lampe, des rateaux, des buck-saws, des godendards, des cuves a lessive,
etc... : on se rend au magasin general.

De par sa situation, Ie magasin general devient un lieu de
rassemblement presque aussi important que Ie perron de I'eglise apres la
grand-messe du dimanche. Tous les avis publics y sont affiches. On
echange les nouvelles du canton et Ies hommes y discutent de politique.
Certains s'y attardent Ie temps de quelques pipees autour du
«crachoir ». On partait habituellement du magasin general bien equipe,
mais surtout bien renseigne ...

II etait coutume dans les commerces d'antan de «faire marquer ».

Certains marchands supportaient « tout Ie credit» pendant des semaines,
voire des annees, ce qui n'est pas peu dire.



LES PRINCIPAUX MAGASINS
GENERAUX, EPICERIES ET

DEPANNEURS
A Kiamika, il y eut une dizaine de magasins generaux qui ont change de
vocation au cours des annees et une trentaine de proprietaires les ont
operes.

Le premier, propriete de Joseph Guerin, est situe sur un terrain
de la Fabrique et est operationnel des Ie debut du siecle. Le second a
pignon sur rue en face de l'eglise, plusieurs Ie connaissent sous
l'appellation: magasin de 1'Vlme Roy. Le troisieme, au cceur du village, .
aujourd'hui, 16, rue Principale- a ete la propriete de Jerome Filion
pendant de nombreuses annees. Le qllatrieme appartenant it Ubald
Prevost cotoie dans la meme batisse Ie bureau de poste. Vers ] 955, Jean
Huberdeau en ouvre un sur l'tle de la Ferme-Rouge et vers ] 960, Romeo
Pilon accommode les gens de la Colonie en ouvrant un comptoir
commercial.

Un seul magasin general a cependant traverse Ie temps
s'adaptant aux besoins des consommateurs selon les decennies. II s'agit
du commerce identifie aujourd'hui: Ie « Marche Kiamika", ancien
nement J'epicerie Albert Diotte.

iE MAGASIN GENERAL EN FACE DE L'tGLlSE

Nous n'avons pu retracer l'annee de construction du magasin general
situe en face de I'eglise; une chose est cependant certaine: Pierre
Lacasse en est Ie constructeur et l'annee de
construction serait approximativement 1906. .II
etait situe sur une partie du lot 18 du rang 7.

Le 26 septembre 1910, pour la somme de
7000 $, Henri Briere achhe ledit magasin.
Pendant plus de six ans, il opere Ie commerce
avan t de Ie vendre Ie 19 avril 1917 it Alfred
Stanislas Poirier.

Napoleon Charette achete Ie magasin

general Ie 11 octobre 1918. M. Charette est tres LE MAGASIN GENERAL HENRI BRIERE.
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actif dans le domaine economique: il est marchand, il possede une
fromagerie et un moulin a scie.

Le 20 mars 1930, Napoleon Charette vend Ie magasin general
ainsi que plusieurs lots qu'il possedait a l\tlolse Saint-Louis et les
rachhera Ie 20 novembre 1930. La meme journee, il vend a Alice
Delvigne, l'epouse de Benoh Charbonneau, Ie systeme d'aqueduc, les
lots 18-K du rang 6 ainsi que Ies lots 18-B, 18-C, 18-0 et 18-E du rang 7
avec Ie magasin qui y est construit. Sur ces proprietes, lVlme Delvlgne
consentira un bail de cinq ans en faveur de Napoleon Charette.

Les gens achetent leurs marchandises au magasin. Mn de payer
leurs comptes, Ie pere de famille et souvent les plus vleux des enfants
vont travaiHer pour Ie marchand. M. Charette deduisait leurs gages sur
les comptes en redevance. M. Charette decede au cours de l'annee 1932.

A partir de cette date, de nombreuses transactions se font.
Madame Delvigne vend Ie commerce a William Chartier, l'epoux de
Marie Turcotte, l'une des nieces de Charette. William Chartier s'en
departira au profit de tlie Bazinet qui Ie revend aux deux nieces de
Charette, Marie et Blanche, l'epouse de Omer Roy. Le 20 decembre
1943, madame Roy en devient l'unique proprietaire. Le magasin general
Roy abritera en meme temps un petit restaurant; les clients s'y
attardaient Ie temps de quelques parties de cartes.

Mme Turcotte-Roy vend Ie commerce a son fils, N1.arcel Roy, Ie
10 juin 1964. Suite au deces de ce dernier Ie 9 janvier 1990, il legue ses
biens a ses freres et seeurs: Paul, Annette, Rosa, Yvette et Simone.

Le 11 mai 1990. Michel Saint-Jean et Christiane Gosselin
achhent Ie commerce et, apres avoir fait quelques renovations, y
ouvrent un depanneur - magasin general. Deux ans plus tard, soit Ie 27
avril 1992, Ie commerce est vendu a Ghislain Briere et a Paulette
Valiquette qui I'opereront jusqu'a Ia vente de Ia propriete a Lucille
Letendre et a Rosaire Cartier Ie 6 mai 1994. Ces derniers transformeront
Ie batiment pour y faire deux Iogements et une salle de rencontre.

LE MAGASIN GENERAL FILION

Le 21 mars 1926, William Chartier achete de I'CEuvre et Fabrique de
Saint-Gerard de Kiamika un emplacement situe sur Ie lot 17-F du rang 7
-aujourd'hui 16, rue Principale-. Avec 10 $ en main, il decide d'y
construire un magasin general.

L e" COlli In ere ".J [ 563



Trois ans plus tard, Ie 1er mars 1929,
Adrien Filion, installe sur une terre dans Ie
sixieme rang, se porte acquereur du com
merce.

Adrien est Ie fJs de Noe Filion et de
Philomene Labelle de Saint-Jovite. Epoux
de Orise Desjardins, ce couple aura seize
enfants: Jeanne, Emile, Blanche-Helene,
Albert, Jerome, Gabriel, Liguori, Rolland,
Cecile, Marie Berthe Bibiane, Gerard,

LEMAGASINGtNtRALFIUON. Alice, Adrienne, Gonzague, Noemie et
Joseph.

Adrien Filion sera marchand pen
dant plus de seize ans. II vend Ie com
merce a son fils, Jerome, Ie 24 juillet 1945.
Jerome y consacrera sa vie faisant vivre
honorabJement sa Femme, Therese
Bisaillon, et ses neuF enFan ts: Robert,
Helene, Michelle, Suzanne, Celine,
Raymonde, Madeleine qui est decedee en
bas age, Rene et Sylvain. Jerome Filion
avait epouse Therese Bisaillon, la fille de

LAFAMILLEDEADRIENFIUON. Ferdinand Bisaillon et de Cecilia

Touchette, en 1940. M. Filion tiendra Ie magasin general pendant pius
de trente ans. Les gens peuvent s'y procurer des chaussures, des clous,
de la quincaLllerie, de la tuyauterie, de la ferronnerie, des articles de
peche, des outils, des vetements, du tissu a la verge, de la lame et tous les
articles d'epicerie.

Le 26 avril 1978, Clement Saint-Jean devient le proprietaire du
magasin general Filion.

Clement et Mariette Saint-Jean opereront Ie commerce jusqu'en
1987 alors qu'ils decident de liquider toute la marchandise et de Fermer
les portes.

La propriete sera, par la suite, vendue a Romeo Leblanc et
Guylaine Provost Ie 30 mai 1989. Ces derniers la vendront Ie 13
novembre 1992 a Nicole Latreille.
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LE MAGASIN DE UBALD PREVOST

En 1902 et en 1904, la Corporation episcopale catholique romaine
d'Ottawa avait consenti deux promesses de vente en faveur de F.
Dufour sur deux parties du lot ] 7 du rang 7 -aujourd'hui un terrain

vacant a I'intersection du chemin Chapleau et de la rue Principale-. Le
16 decembre 1914, Ie lot devient la propriete de Joseph Marier qui Ie
revendra a Edouard Saint-Jean Je 2 avril ]919. Ce demier y instaUera sa
fiUe Aurore en 1920, alors qu'elJe epouse Ubald Prevost.

Arrive de Ripon en 1915, Ubald
Prevost sera d'abord fromager. En 1924,
son pere Albert et sa mere DomitiJde
Beauchamp, ses freres Arthur, Romuald,
Ovide, ses sceurs Gertrude et Armande
viennent Ie rejoindre. Cioq enfants:
Jeannette, Jean-Paul, Gisele, Guy et Remi
na'itront de l'union de Aurore et Ublad.

Apartir de 1925, Ubald Prevost et
son epouse tiendront un magasin general

UBALD PRNoST, SON £POUSE AUAORE SAINT-JEAN ET
qui abritera quelques annees plus tard Ie LEUASENFANTS:JEAN-PAUL,JEANNETIE,REMI,GISELE

bureau de poste. ET GUY.

On y retrouve surtout des vetements de travail, des articles
d'epicerie, de la melasse, des clous, de l'huile a lampe...

Le magasin genera] est aussi un poste d'arret pour J'autobus
faisant Ja navette entre Masson et IViont-Launer. Hormisdas Bondu de
Notre-Dame-de-Pontmain etait l'instigateur de ce projet. Fortunat
Beaulieu et Remi Chenier, pour n'en citer que quelques-uns, furent les
chauffeurs d'autobus.

I.e 18 decembre 1964, Ubald Prevost vend sa propriete a Oscar
Saint-Jean. Cepouse de ce demier, Gertrude Prevost, tiendra Ie maga
sin general pendant deux ou trois annees.

Ubald Prevost et son epouse quitteront Kiamika en janvier 1965.

Ubald Prevost a marque l'histoire de Kiamika. Il a ete secretaire
a la municipalite pendant 26 ans, president de la Commission scolaire
pendant 18 ans et commen;ant pendant une quarantaine d'annees. Lui et
son epouse ont tenu Ie bureau de poste pendant plusieurs annees. II fut,
avant tout, contraeteur forestier sur des terres pu bliques qui etaient
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donnees en concession par la Maclaren et la Singer. Il possedait ses
chantiers et a procure de I'ouvrage aplusieurs personnes de Kiamika.

LE MARCHE KrAMlKA

Le 4 fevrier 1922, MOl'se Lamoureux achete de Charlemagne Desjardins
une propriete situee au village comprenant une boutique de forge et
deux maisons.

MOIse Lamoureux etait etabli a Kiamika au debut de l'annee
1898 et avait choisi un lot dans Ie chemin Chapleau. II se marie a celina
Marier qui donne naissance a: Marie-Louise, Moi'se, Anna, Marie
Anne, Rosario, Adrien, Oscar, Emery et Therese.

Vers 1923, Moi'se Lamoureux -pere- ouvre une petite epicerie sur
la rue Principale dans une des maisons qu'il a acquise de Charlemagne
Desjardins. II n'y vendra que de la viande.

Le 10 aout 1944, jJ vendra toute sa propriete a Rodrigue Goyer 
lot 18-1 du rang 7-. Le terrain est borne a J'ouest par la boutique de
forge de son fils, Oscar Lamoureux, et a I'est par la propriete de
Alphonse Goulet.

Suite au deces de Rodrigue Goyer Ie 16 novembre 1946, son
epouse, Laurette Paquette, herite de Ja propriete. Le 18 fevrier 1947, elle
vend l'epicerie a Yves Touchette avec un emplacement de 6 000 pieds
carres.

Le 14 juin 1948, Albert Diotte se porte
acquereur de l'epicerie. Le 29 decem bre de la
meme annee, l'epicerie est la proie des
f1ammes. I.:annee suivante, il reconstruira son
commerce et il n'y tiendra que des produits
alimentaires et sanitaires.

Albert Diotte, sa femme, Bernadette
Nantel, et leurs six enfants: Gregoire, Celine,

l'~PICERIEDEAlBERTDlonEVERS1949. Jean-Maurice, Colette, Josee et Clemence
vivront pendant vingt-deux ans aJ'epicerie.

En plus d'etre l'epicier du village, Albert Diotte s'est beaucoup
implique, tant dans Ie secteur economique que dans Ie domaine public. Ii
a travaille comme gardien au Club Kar-Ha-Kon j pendant quatre ans, il
sera contracteur forestier; il verra a l'entretien des chemins avec Charles
Meilleur; avec son fils Gregoire, il a mis sur pied la Ferme avicole
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Diotte & Fils inc. et la Ferme l'Eperon inc. ; a Kiamika, il a ete maire de
la municipalite de 1966 a 1974, commissaire et president de la
Commission scolaire, membre du Comite des loisirs, president du Club

sportif et de la Piste de course.

Le 1er mai 1970, Pierre

Arbour prend possession de
l'epicerie Diotte. Le commer
ce sera vendu Ie 30 mars 1988
a Jean-Claude Grenier; Ie
26 octobre 1988, Gaetan
Forget et Helene Plouffe
achetent I'epicerie qu'iJs ven
dron t Ie 23 novem bre 1992 a
Charles Bondu et Julie Duffy
qui font affaires sous Ie nom LE MARCHE KIAMIKA.

de « .M.arche Kiamika enr. ».

....

A LA FORGE
La boutique du Forgeron a l'instar du magasin general est Ie lieu de
rassemblement privilegie des hommes, surtout en hiver, lorsque les
travaux de la ferme sont au ralenti. L'endroit est accueillant et
chaleureux: un feu allume du matin au soir rechauffe la forge et il est
agreable d'echanger les nouvelles tout en fumant. Le forgeron, mis aux
faits des evenements passes, presents et a venir, devient en quelque sorte
Ie « journal de la place ».

Le Forgeron fabrique des clous, des ferrements, des patins pour
les tra'lneaux d 'hiver, des cerceaux pour les roues des voitures, des
instruments aratoires, des pinces a glace, des crochets a « pitoune" et
quantite d'autres objets.

Au printemps et a l'automne, le Forgeron devient marechal
Ferrant. En effet, jour apres jour, il recevra de six a sept chevaux pour
leur fabriquer des fers sur mesure. Au printemps, on chaussera les
chevaux de fers plats alors qu 'a ]'automne des [ers a crampons seront
confectionnes afin que I'animal puisse circuler sur des routes glacees et
enneigees, et cela, sans se bJesser.
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A Kiamika, les Henri Briere, O. David,
CharLemagne Desjardins, Zacharie Martel, Alexandre Blondin, Oscar
Gravel, Emile Diotte, Oscar Lamoureux, pour n'en citer que les
principaux, ont exerce Ie metier de forgeron. Remi Prevost se rappeUe
de la boutique de forge de Oscar Lamoureux:

«On .Ie Jouvient <Jurement de O<Jcar Lamoureux, jorgeron dalU le
village. M. Lamoureux avait {}iveloppi un rituel bien a lui dalU

l'e.-ricution {}e <Jon travail. Quan{} il {}onne jorme a une piece,

eluhitement, il lai,Me tomber ".Jon martealL Jur l'enclume a coti de la

piece tOU/OUN {}e fa mime maniere lakManl entendre queu,uu nott:<l de

mu.Jique agriabl.e.J a l'oreiLle. Durant l'iti- Oil peut entendre a didtance
ce don harmonieux dalZ4 le village. Au.J<Ji, dan4 un gedte machinal,
combien de jOkl a-t-il relevi la bretelle {)roite {}e elon «overall» Iordqu'iL

actionnait La doufflerie... ! Une joid la piece bien jorgee et encore
rougie, il la plonge danel un tOitneau d'ou de digage un nuage de
vapeur d'eau avec une odeur bien particuliere. Il accomplit un
viritahle travail d'artidan.

Iljahrique au.Mi ded patuw de «elleigb» et de ~'oitured de l'ipoque tirieel
par le<J chevau.r. De par elon travail, M. Lamoureux e<Jt, .land

contredit, le «charron» {}u village puidqu'il contribue au.J<Ji a la

conAructwn de charrette.J.
Led chej'aux qu'iljerre ne lui. jont pM tOll/ourJ fa vie jacile. Ce travail
lui demande d'etre dUr de lui jace a Ct:<l ,qrOeldeel beteel qu'il Jait mater.

lllui. jaut {}iployer beaucoup d'inergie et de jorce pmpique. »

Rimi PreVOelt

LA BOUTIQUE DE FORGE DE OSCAR LAMOUREUX.
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l+~~M:~H:- M~H~M--H-.-m-.n-,-JI\j
F"",,II"I1>lC" .\1·11, F.'''P-II."' M.II, It"r,,"u](,

Mlli:ilt,lIU'Ul'4I.:t M· ~ f, Li..,u:u~~ oM H,
H""",;,..< M-It, t 1I,,'·r(l('. ~t·lI,

"'n~llll~ M·~ l.

Soyez surs de vous procurer III quo
lite M-H.

MAssey-Sarris
I,f! }l'Jl.1I JUTU'. (,~rlld~. - UH~ Cln~t1e Uniqu".
tile, thlP1i1.i.II,.,.t Iti U'I: d~llut"e" (rmt d~/(U~l.

Lt'I',h"~ )JI()i.TUt, '''onr.ltml'lIPui illtf~ n.i:'h'lf.u~.
'j'rrU14ilffntl ~t "Urim,'. tmtg/.lmt/J/t, Ar.ltet~'!j eelu
qual'iv. el von.... /1.u·nn lur.tio!!action.

~AgenL I""n!: .(('url flrlere. F'nrg~ro.n,~

UNE ANNONCE PARU DANS LE M~MORANDUM

NO 1 DU CUR"J.A. LEMONDE EN 1906.



LES GARAGES
LES STATIONS~SERVICE

L'avenement de l'automobile, la mecani-
sation des travaux a la ferme et aux
chantiers ameneront la transition du
metier de forgeron en celui de meca
nicien. Oscar Lamoureux sera Ie seul a
exercer son metier de forgeron jusqu 'a
sa mort en 1963. Son pere, MoYse, lui
avait cede la boutique de forge ainsi
qu'une maison qu'il avait acquises de
Charlemagne Desjardins. Marie a
Germaine Paradis, Ie couple y elevera LA PREMI~RE AUTO DE KIAMIKA APPARTENANT ARODRIGUE

ses quatre enfants: Huguette, Odette) LACASSEEN 1914.

Jacques et Robert. La boutique de forge
sera ouverte jusqu'en 1955, alors que Oscar vend a Fernand Briere un
emplacement de 30 pieds de largeur par 100 pieds de profondeur avec la
boutique de forge. Le 22 avril 1955, M. Briere vendra cette propriete a
Albert Diotte. Oscar Lamoureux continuera a exercer son metier pour
des compagnies forestieres. On doit a cet artiste de la forge la confection
de la croix du clocher de la nouvelle egJise.

,

iE GARAGE DE EMILE DIOITE

Le 28 septembre 1909, Edouard Saint-Jean
achete de Joseph-Samuel Guerin une partie du
lot 18 du rang 6 en bordure de la riviere
Kiamika a la sortie d upon t couve rt et y
construit une boutique de forge. Le 10 fevrier
1914, Edouard Saint-Jean vend a Alexandre
Blondin une partie de sa propriete, y compris la
boutique de forge. Le 12 juillet 1917, Oscar
Gravel se porte acquereur de Ia propriete qui ~

~MllE DionE DEVANT SA BOUTIQUE DE FORGE.
sera vendue a Napoleon Charette Ie 20
novembre 1917. Pierre Diotte en deviendra Ie proprietaire Ie 26
novembre 1921. 11 cedera Ie tout a son fils Emile vers 1925.
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LA BOUTIQUE DE FORGE DE tMILE DionE. LES PREMIERS RtSERVOIRS AESSENCE AKIAMIKA VERS 1931.

Emile Diotte est Ie premier a ouvrir un atelier de mecanique vers
1927; il offre egalement un service de forge. Il sera aussi Ie premier a
posseder une pompe a essence. II operera son commerce jusqu'en 1933
alors qu'il achete avec Dieudonne Hughes Ie mouEn a scie de Napoleon
Charette. En 1933, sa maison et son garage sont la proie des Hammes. II
se reconstruira une nouvelle residence sur un terrain situe en face du
pont couvert du village. C'est a cet endroit que grandiront Charles,
Albert, Leopold, Frim~oise, Franc;ois, Jules, lVlichel et Gerard.

LE GARAGE DE FERNAND BRIERE
En 1931, MoYse Lamoureux ouvre un atelier de mecanique attenant a sa
maison. LateJier est loue a des mecaniciens et a tous ceux qui desirent
reparer eux-memes leurs machineries ou leurs autos. Auparavant, vers
1928, on pouvait sy procurer de la gazoline; les cultivateurs y achetent
du «gaz rouge,,; a cette epoque, l'essence est aspiree a l'aide d'une
pompe a bras. Le 10 aout 1944, la propriete est vendue a Rodrigue
Goyer. Suite au deces de ce dernier, Ie 16 novembre 1946, son epouse
herite de la propriete et la vend a Fernand Briere. fils de Armand Briere
et de Marie Lacelle, Ie 18 fevrier 1947.

Avant de devenir proprietaire du garage, Fernand Briere avait
ceuvre comme garde-feu a la tour de Sainte-Veronique, comme
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contremaltre au moulin it scie de Henri Briere en 1936, comme scieur au
meme mouJin it scie et, par apres, il travaillera au moulin it scie de
M. Bedard it Mont-Laurier.

Durant quelque vingt-cinq ans, it operera son commerce. Ce
travail lui permettra d'y elever sa famille; il s 'etait marie en 1938 avec
Yvonne Grenier, flUe de Jean-Baptiste Grenier et de Rose-Anna Saint
Aubin. lis ont eu huit enfants: Carmelle, Andre, Nicole, Yvan, Francine,
Gaston, Jean-Pierre et Alain.

Le commerce est loue it Real Valiquette quelque temps. Comme
nous I'avons dit precedemment, Ie 29 decembre 1948, Ie garage ainsi que
I'epicerie de Albert Diotte sont la proie des flammes. M. Briere decide
de reconstruire Ie garage et it y fera lui-meme de la mecanique, de la
soudure et de Ia peinture. Les gens peuvent s'y procurer de I'essence et
du diesel. Le garage est evidemment un lieu de rencontre. Les hommes
discutent de politique et des dernieres nouvelles ou se racontent des
histoires. En 1975, Ie fils de Fernand, Andre, acquiert Ie commerce.

Par la suite, plusieurs per
sonnes se porteront acquereurs du
commerce: Robert Chamard, Ie
29 janvier 1980; Gaston et Jean
Lyrette, Ie 21 fevrier 1984; Garage
Kiamika Gil1es Renaud, Ie 9 janvier
1985; Roger Gingras, Ie 10 janvier
1986; suite au deces de M. Gingras,
Ie 21 decembre 1987, son epouse,
Huguette Diotte, en deviendra pro
prietaire; Ie 26 juillet 1989, Yves

LE GARAGE DE FERNAND BRI~RE.

Briere I'achete.

Le garage sera it nouveau la proie des flammes Ie 4 octobre 1989.
Le 5 decembre 1989, Yves Briere vend it Gilles Dion I'emplacement OU
etait situe Ie garage. Ce dernier y operera de nouveau la station-service.
Le 26 janvier 1990, Claudine Jacques acquiert Ie commerce et y
construit un bureau qui sert egalement d'entrepot pour la station
service i Ie 6 juillet 1990, c'est Richard Bourgoin qui s'en porte
acquereur et Jacques Boisclair l'achetera Ie 25 septembre 1992.

Charles Bondu et Julie Duffy, les proprietaires de I'epicerie
adjacente it la station-service, I'acquierent Ie 6 septembre 1994. En
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septembre 1995, d'importants travaux sont realises alors que les
reservoirs a essence et diesel sont remplaces: un investissement de
l'ordre de 80 000 $.

Joseph-Aime, son epouse et ses enfants, a l'exception de Claire
qui s'etait mariee a Denis Valiquette en 1957, quitteront Kiamika et

iront demeurer a Montreal en 1961.

iE GARAGE DE YVAN BRIERE

En octobre 1986, Alain Briere, Ie fils de
Fernand, continue la tradition de «gara
giste » des Briere et decide de transformer
la remise qu'il avait construite en 1984 sur
Ie lot 17-A-15 du rang 7 en un garage
commercial. II avait achete Ie terrain de
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iE GARAGE DE JOSEPH-NME TURGEON
Arrivant de Disraeli, Joseph Turgeon et son epouse Marie-Rose
Dravigne s'installent a Kiamika Ie 5 avril 1914 avec leurs quatre
premiers enfants. Ils s'etabliront sur une terre du rang 7. Huit ans plus
tard, ils achetent une maison dans Ie haut du village. Joseph Turgeon et
Marie-Rose Dravigne ant eu quatorze enfants: Marie, Joseph-Aime,
Louis-PauL Alice, Jean-Baptiste, Ernest, Therese, Etienne, Jeanne
d'Arc, Andre, Bernard, Gertrude, Benoit et Marguerite.

Joseph-Aime Turgeon s'etait marie a Cecile Filion en octobre
1935. Huit enfants sont nes de leur union: Claire, Imelda, Jean-Marc,
Pauline, Rollande, MarceL Clement et Lorraine.

Ne trouvant pas de travail dans la region, J oseph-Aime et sa
famille quitteront Kiamika et iront vivre a Montreal en 1940. Six ans
plus tard, ils reviendront a Kiamika. Le 4 septembre 1946, Joseph-Aime
achete la propriete de son pere et y construira une maison -aujourd'hui
4, rue TurgeoD-.

En 1948, Joseph-Aime demolira la maison OU avaient demeure
Joseph et Marie-Rose et construira un garage pour y faire de la
mecanique et de la soudure. Le 1er septembre 1961, il vendra Ie garage a
Mathias Lacasse qui l'utilisera pour Ie fonctionnement de son entreprise
forestiere.

LE GARAGE YVAN BRI~RE SITU~ AU 4 DE LA RUE FILION.



Therese Bisaillon Ie 18 fevrier 1982. II y fera de la mecanique, de Ia
soudure et de Ia peinture.

Le 28 fevrier 1992, il vend Ie commerce a son Frere, Yvan Briere,
qui l'opere encore aujourd'hui.

LES RESTAURAl\TTS

iE RESTAURANT GOULET

LE RESTAURANT ALPHONSE GOULET. CETTE RESIDENCE,

CONSTRUITE EN 1923. A ABRITE ASES DEBUTS UN RESTAURANT

ET UNE EPICERIE. EN 1927, UNE SALLE DE BILLARD EST AJOUTEE.

GASTON SAINT-LOUIS ET ALlCE SAINT-JEAN PRENNENT LA

RELEvE EN 1943, ET CEo JUSQU'EN 1970.

«(Qui ne <Ie ,)ou"iellt-il pad du re<l

taurant «ehez Goulet»? Plu<fieur<l

genera tion,) out eu l'occa<lioll d'y

aller pour da"ourer une bonne creme

gUuee) digUdter une lu,ueur douce Oil

manger rloit uue tablette de chocolat;

doit de.) crOU<ftille,) -chip<l-) <loit de,)

pumut.J...

C'ut tendroit de predilection pour <Ie

rencontrer autour d'une joyeu<le

«game de pool». En eijet, wu taMe

de billard trone au cmtre de fa place.

Mau attention! il jallt a"oir <leize

and re"olUd pour .leu approcher et pou"oir jouer. Le.J moill<! de <leLze all<!

n 'onl d'autre choU: que de .lao<leoir rlar !e.., gralld<l ballC<! Ie tong dU nlllr

et en"ier Ie<! plUd vieu..~. Madame Goulet ob<lerve Ie tOllt derriere <Ion

comptoir a"ec beaueoup de riguellr et de .Jerieux. fflalheur a cellli qui

malencontreUdenunt envoie une boule par terre. It a droit a Ull <le"ere

regard de Mme Goulet. ~a collte ulle «cellne» la minute pourjouer et

c'e<lt une horloge aneienne qui ehrollometre Ie tout. Que de beau.x

dimanchu aprN~midiy aVOfhl- rLOUd paorlN ajouer a fa «pie».

Le rutaw'anl «chez Goulet» e.Jt, a cette epoque) Ie eentre dU toi.Jir,) dU

village. Une machine a bou!e<J y attire led plU<! jortful.e.l. Je pelkie que

fa prineipale attraction durant un eertain tempd ut le «juice box" tout

rayonnan.t de wmiere.J qui oceupe Ull eoin dan.1 une dalle attenante au

re.Jtaurant. Pour cilUj cenl:.i, Oil peat y jaire tourner .Jon "record»

Remi Prevost se rappelle du restaurant
chez Goulet:
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.R£mi PreVfMt

iE RESTAURANT LES DAMES DE CaUR

Le 27 juiUet 1960, Aime Roy, un Mon
trealais, achete la maison de Raoul
Brunet situee dans Ie village de Kiamika
sur Ie chemin Chapleau. En 1962, iI
achete de MoYse Saint-Louis un terrain
adjacent a sa propriete. D'importantes
renovations seront effectuees a la resi
dence.

----

En 1967, Aime Roy et son
epouse Claudette DUhamel arrivent de

Montreal pour s'etablir en permanence a Kiamika. Lannee suivante, ils
decident de construire un petit casse-croute sur le terrain acquis de
M. Saint-Louis. Suite au deces de Aime Roy en 1970, Ie casse-croute est
vendu a Gaetan Valiquette qui Ie demenagera au numero 17 de la rue
Principale.

Gaetan Valiquette avait acquis cette propriete situee sur une
partie du lot 18-G du rang 7 de Germaine Paradis, veuve de Oscar
Lamoureux, Ie 21 septembre 1968. II a habite la maison des Lamoureux
quelques annees avant de construire, vers 1972, sa nouvelle residence
que l'on retrouve aujourd'hui au 15 de la rue Principale.

Vers 1975, il agrandit Ie casse-croute pour en faire un restaurant
plus fonctionnel connu sous Ie nom du ,< Restaurant l'Etoile d'Or". Le
21 juillet 1978, toute la propriete est vendue a Robert Nantel. Pendant
six ans, Robert et Solange Valiquette tiendront Ie restaurant avant de Ie
vendre a Gaetan Valiquette et Simone Jacques Ie 7 mai 1984. Le 30
janvier 1986, Ie restaurant est vendu a Pauline Saint-Louis qui Ie vendra
Ie 11 octobre 1988 a Claudette Filion et Monique Bezeau. Claudette et

prifere et river... w pLUtJ vieux <Ie ruquent parfou afaire quelquu

pa.J iJ'une iJan.Je a In. mode...

PLLU iJe nwniJe <I'Y retrouve Le iJimallche apru La graniJ-me.l<le, car

pbMieur<l <I'y reMeirt pour <Ie payer Wle petite g/iterie ou acheter <lOll

tabac pour In. <lemaille.

Que iJe beaux et bon.J <louvenir<ll..
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lE REstAURANT lES DAMES DE COEUR.



Monique donneront au restaurant Ie nom de «Les Dames de Cceur

enr. ». Suite au deces de Monique Bezeau Ie 9 septembre 1991, son
epoux, Jean-Claude Carriere, vend sa part a Claudette qui en deviendra
I'unique proprietaire Ie 18 decembre 1991. Gertrude Boucher de Lac
du-Cerf en fera I'acquisition Ie 9 fevrier 1993. Le restaurant peut
accueillir soixante-dix personnes.

LA PATISSERIE MAISON ET

LE RESTAURANT CHEZ BIBI

En juin 1983, Nicole Latreille, ]'epouse de Denis
Saint-Jean, lance une entreprise dans Je secreur
alimentaire j eUe offre un service de traiteur et de
patisserie. Pour operer son commerce, eJle s'etait
installee dans une petite roulotte sur un terrain
appartenant a Orner Saint-Jean, sur Ie chemin du
lac Guerin. Elle livre galettes, beignes, gateaux,
tartes, dans des cornmerces de Lac-du-Cerf, de
Lac-des-lIes, de Mont-Laurier, de Ferrne-Neuve

et des environs. J usqu 'en 1996, elle vendait ses LA pATISSERIE MAISON ET LE RESTAURANT

produits jusqu'a Sainte-Adele. CHEZ BIB!.

En novembre 1992, Nicole achete I'ancien magasin general sis au
16 de Ja rue Principale et y poursuit ses activites.

En 1995, elJe diversiIJe son entreprise et y ouvre un restaurant.
Le « Restaurant chez Bibi ", dont la specialite est la pizza, peut accueillir
une quarantaine de clients.

LES MAISONS DE
PENSION

Fernand Lachaine, fils de Flori.da et de
Wellie Lachaine, nous parle de l'Auberge I

du Hameau:

«Je ne connau PQ.<J ['age exact {)e

['auberge,- cepeMant, C'edt ",eN 1941

que Wellie ct Flori{)a Lachat~ne ont

L'AUBERGE DU HAMEAU. CEnE MAISON A lOTIO CONSTRUITE

PAR FERDINAND BISAILLON VERS 1915. SON EPOUSE, CECILIA

TOUCHEnE, Y A TENU UNE MAISON DE PENSION.
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achete {'auherge pour to. Jomme de 2500 $ de MnuAcbiLIe BkJaiLLon.

Cette hlitkJJe ayant deja ahriti Ie hureau de poclte jut, par to. ,Juite,

romertie en auberge par to. januLIe BkJaiLLon.

CeUe bahitation de deu.x itage.J contient' buit cbamhreJ, deux clalonJ,

une daLle a d£ner et une grande cuiJine. De pLUJ, attenante a La
cUkJme, iL y a La chamhre jroiJe: Ie garde-manger que nou.l appeLonJ

«depenJe ". La, dont depoJi.J led produLtJ du jardin, tarte.J, gateaux,

cannage.J, etc... Le f<jroiJ" de to. t< depenJe» e.Jt prodlLit par to. cbamhre

a glace OU J'entadclent decl hLocJ de glace. Ce.J hLocJ, d'environ deux

piedd d'epakJJeur, provUnnent de to. rivure Kiamika, OU ill Jont clCW,

tran"lportiJ par t<clleigh », empileJ led Unci diLl' Lu autreJ et enJuite

couvertJ d'ilne epai"lcIe couebe de "hran de Jcic» pour qu'ill ne JOMent

pthl trop rapiJemelLt.

L'auherge change de cLientele JeLon Lu dakJOnci. IL y a hien Jur led

" riguLierJ» comnu Led maLtreJJeJ d'icoLe, led camwnneuN et... Le

bedeau. Cependant, au printempd, to. cLienteLe de tranJjorme avec

{'arl'ivie de La f< drave de to. Maclaren ». Lu draveurJ led pluJ cbanuux

ont IUU ebamhre dall<l {'auberge; eependant, jaute d'upace, led autre.J

I1UJIltent LeurJ tented dand La eour OIL pre.; de La riviere. Tou.l ont

toute/oid droit aux trOkJ repad prepareJ quotidiennement par La

patronne. QueL Jpecl:n£le que Ce.J vailLanl"J bOmmeJ qui par/oiJ hravellt

la riviere a t< polL<fJer a COupcl de dynamitage» LeJ hiLLotJ verJ HuLL.

ApreJ led draveur<l, ce Jont Led AmericailLJ qlLi arrivent avec LelLN

Lignu a picbe et... IelLr argent; comrne~ dlUu ce telnfM-la, led cbamhru

etaient de 5 $ par nuit et 10$ incluant led trokJ repthl, /lOu.I ne cruyonJ

Pile' avoir participi a "difolleer» lew' hudget. III revUnnent a ehaque

printenzpJ et a ehaque dehut d'iti pour La picbe danJ led rLvuru et led
laCcl... ju.lqu'a ce qu'iL Il'y ait plu<! de POkJJOnci.

L'ili, led aetivitid bakJdent maiJ pLU<licurJ f< padJantJ» .;'arretent pour

manger a {'auberge et, JUrtolLt, pour go&.ter au.x tarte.J aux jraiJu et

aux jranthoiJeJ de la nULkJOn. Plu..I tar,'J durant {'eti, led dinuzncbu,

tauherge del'ient tbate de certainJ jouew'J de ha"tehaLL ~viJiteurJ et

Loeau..T.- qui Vlennent digU<lter de hUlu I'epad avant de "danter Jur Ie

terrain».

Apru Le relaebernent de titi, Le<! aetiviteJ reprennent avec Ie tempJ de

la eba<!Je a L'autonuze. LorJqlLe led jeuil1eJ ded arhre.J ne «eraquent»
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plllJ a calLie Jed premiered neige.!, Je.! CkaJdeUr,1 arrivent a l'auberge

pour un, deux ou trou jOltrd, le tempd Je tuer «leurJ chevreux J>. Cette

pirioJe e.!t jertile en hutoire.! Je Chadde de toute..1 Jortu. Un.e annie,

de.! chadJeu.rJ reCrlteJ, de.! MontriaLau bien connUd, allaient Juivi led

puted d'un chevreuil JallJ La neige et itaient arrivi.J jace ajace avec un

porc, pad tellement loin de l'enclod d'an cultivateur dll rang 6... /
L'auberge dert led petit.I JijeunerJ de,1 4 OIL 5 hell/'ed du matin pour

permettre aux chadJettrJ de partir d'illJtaller dand le.! bow pour le

lever du Joleil Oil un pea avant...

Led partiu Je carte.! Iwcturned « a l'argent» entre chadJeurJ ne JOllt

pad toujourd propice.! pour une honne chaJJe.

Parlant de partie.! de carted, avec lajill d'altlomne arrivent leJ partieJ

de carte «allx pomme.J ». Dan,1 ce tempJ-lit, comme l'argent ne ronle

paJ trop jort, il J'organi.fe, le Jamedi doir, a l'auher/le, deJ partie.J dc

carted ou l'enjeu n'edt pad l'ar.'lent maiJ... de.! pomnteJ. Ce.! pommu

achetee.! J'un venJeu.r Je pommeJ -coll.<Jin « nwntrialute» de nwn pere

Jont revenJueJ, a La dOllzame, aux joueurJ de carted du villoge et Je la

parOMJe tn.ftalLe.1 dand le dabm, La Jalle a diner et JltrWut dan,l La

grande cttidine. 90. rie, crie, J'obJtine pOllr Ilne ou deLLY POlllmeJ. Elant

jeuned, nOILi ne POUviolld jouer, I1Ul.W on Je rappelle du pLauir jou qlle

Ce.! genJ avaient pour qllelqueA JolLi... Certailld partaient de l'aul,erge

perJ minuit ou une heltre du matin avec IUl Oil deux Ja£<J Je pommeJ

bien gagni.J.

Et arrive... I'hiver. Led tourWte..J d'hiver n 'e,yiJtent paJ danJ le tempJ.

LeJ rigulierJ reprennent leur place: maitreJJcJ d'icole, travailleurJ

JeJ bou, camionneltrJ et bedeau: tOUJ Jont lit. Dltrant cette piriode

alLiJi, on joue aux carte.!. Comme l'auberge n'a paJ de chaujjage

central et que La Jeule Molation contre led grand,! jroidJ c'eJt le bran Je

Jcie danJ IN murJ... run d'aulre, leJ gelld cherchent a cOluher dart.:!

une chambre pad trop tnin de la journai,le et du poile. LeJ l1Ul.ti/lJ

jroU)J, fa prend une lime courageUJe pour «repartir Ie poile ».

Comme IlOIW Jommed Jitui.JJiwte a coti de {'iglide, {'icw·ie de l'auberge

Jert de refuge aa.:'C chevaux dU jermierJ qui vunnent a fa meJJe led
dimanche.J d'hiver. AUd,li, l'arrivie Jed genJ pour La me..Me de Minllit a
Noel, en «culter)l tire par Wl chellal et qni /illdtallent dalu la cuwine

pour jader entre eu.:'C et avec noUd en attenJant que «le nwilld quart

Jonne» edt un Jouvenir tr&f atlendrWJant et inoubliable.
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En fait, Ii l'auberge, predque tout de padde dand fa cuwine. Elle e.!t

gr~e avec quelf,u.ed chawe.! bcrfante.! et cette grande table entouree

de cbawe.!, invitant ail1di le.J gend Ii fa dwcUddion pendant que fe.!

repad dont prepared et derviJ par ma mere.

Le.! fermierJ, le.J amiJ, fa parenti, le.J rbUJentJ, le.J paJJantJ et le.J
tourwteJ qui viennent Ii {'auberge J'il1dtallent tot ou tard dalld fa

cuiJine car c'eJt fa que de tiennent fed granded dUCLUJionJ dur

l'actuafite: fa guerre, DUple.JdU, le.J prix qui nwntent eh:...

Enfin, {'auberge a dure u.ne vie, un autre nWde de vie.

L'Auberge dU Hameau} faille d'aubergute, bien fatigllu d'avoir fait

partie de.! activited dU centre dU vi1lage pendant di lnngtemp.J, finit de.!

jourJ dand le.J anneu 80. »

Fel'llQnd Lacbaine, J998.

LES HOTELS
LES PREMIERS HOTELS

A ses tout debuts, Ie village de Kiamika compte des hotels parmi ses
commerces. Deja en 1898, I'hotel Pierre Lacasse a pignon sur rue au
village et Ie conseil municipal nouveUement forme lui delivre Ie premier
permis de vente d'alcoolle 7 mars 1898.

Dans une Ietire adressee a Mgr Duhamel d'Ottawa et datee du
19 juilJet 1898, Ie proprietaire du seul hotel de l'epoque offre
genereusement I'hospitalite au cure qui viendra s'etablir dans la
paroisse. L'offre ainsi accueillie permettra au nouveau cure, I'abbe
Joseph-Aime Lemonde, d'installer ses penates a I'hotel-auberge.

C'est sans grand enthousiasme que Ie cure y vivra. Comme relate
dans Ie chapitre consacre a la vie religieuse: avant la Noel, a deux
reprises, Ie cure Lemonde entretient son superieur, Mgr Duhamel, sur
]es difficultes a vivre dans cet etablissement; Ie froid, I'exigu'ite de sa
chambre, Ie bruit et son impuissance a intervenir face aux probJemes de
boisson sont les raisons invoquees pour demander la construction d'un
presbytere au il pourra mieux vivre et enfin quitter ce lieu qui ne lui
convient pas.

L'hotel Lacasse sera en operation durant quelques annees.
En 1904, Edouard Saint-Jean, natif de Sainte-Agathe, quitte

Labelle ou il vit depuis quelques annees pour s'installer au village de
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Kiamika et ouvrir son hotel sur les bords de la riviere, tout pres dupont.
Edouard Saint-Jean sera hotelier pendant quelque trente ans.

Construit en bois, ['etablissement facilement identifiable par sa
devanture flanquee d'une galerie offre cinq au six chambres, une salle a
manger et bien sur, une taverne.

Chotel Saint-Jean s'est develop pee
d'abord et avant tout grace au chemin de
fer. En effet, c'est en 1904 que le troD9on
l'Annonciation-Nominingue est inaugure
donnant un fier coup de main au tourisme et
a l'industrie du bois. Edouard Saint-Jean se
rend donc frequemment au Nominingue,
par Ie chemin Chapleau, pour y accueillir
une partie de sa clientele composee princi
palemen t de commis-voyageurs, de tra-
vaiJleurs forestiers et d'hommes d'affaires. L'H6TEL EDOUARD SAINT-JEAN EN 1920.

Le voyageur y decouvre un relais a I'enseigne d'une bonne table
et d'un bon glte. Vers 1912, pour 50 a 75 cents Ie repas et pour 75 cents
la chambre, ce centre d'hebergement comble ses occupants. Apres la
guerre 14-18, pour 4 $ par jour, repas compris, on s'heberge chez les
Saint-Jean,

L'aubergiste, sa femme et quelques enfants tl'availlent a faire du
commerce un centre d'hospitalite OU la cuisine regionale est a l'honneur.
Les taches sont polyvalentes; chacun met la main a la pate se]on
l'exigence du moment. II n'y a pas de titres ni de fonctions bien definies
mais l'accueil s'exerce avec bonne humeur et spontaneite.

Le « Guide du colon 1910
1911 », revue de l'epoque, confirme
qu 'en ces annees, Kiamika possede
trois hotels: celui de Edouard Saint
Jean qui est situe sur la rive ouest de
[a riviere Kiamika a la sortie gauche
du pont couvert du village; celui de
Rodrigue Lacasse au centre du village
et celui de Philias Ouimet situe sur
I'emplacement qui, de nos jours, porte
les numeros 2 et 4 de la rue Principale. L'H()TEL DE RODRIGUE LACASSE, VERS 1906,
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Dans un milieu particulierement agricole et forestier, I'hotel
s'avere Ie veritable centre social de la municipalite. Pour quelques sous,
on y vend des spiritueux importes ou prepares par Ie tenancier : whisky,
brandy, gin ... La biere est I'alcool par excellence. Vers 1910, une
barrique de biere coutait dix piastres.

Lorsque bucherons, charretiers, draveurs ... quittent la ferme
pour cinq mois et reviennent au printemps, les poches bien pleines, I'ho
tel est, il va s'en dire, I'endroit privilegie pour se desalterer. On y raconte
ses exploits de chantier, on s'emerveille de la performance des hommes
forts et on cause politique. Parfois ... de vives discussions et des querelles
eclatent...

Est-il necessaire de rappeler qu'a cette epoque, dans la munici
palite, comme partout aiUeurs dans Ia province, les hotels ne sont pas
necessairement des commerces « bien vus» autant par Ie conseil muni
cipal que par Ie cure.

Camme cite precede"mment dans Ie chapitre sur la vie munici
pale, Ie premier reglement adopte a Kiamika Ie 7 mars 1898 concerne les
hoteliers: «Chaque requite pour La vente de hol.JJonJ eA [axle de cin,! pia,JtreJ. »

En 1905, sous I'administration du maire Josephat Touchette, Ie regle
ment numero 25 concernant les hoteliers est adopte; il interdit la vente
de boissons Ie dimanche. Les hoteliers ne doivent pas «dou/frir de jell.-'I;

d'argent daruJ Leur hoteL ou mal.Jon dOUJ peine d'amende et de re!u4 de Licence pour

/tne autre annie.»

Un peu plus tard, dans les annees 1910, alors que Victor Dufort
est maire, la controverse est a son maximum quant a la delivrance des
permis de vente d'alcooJ. En avril 1910, Ie conseil emet deux licences.
Trois jours plus tard, Ie conseil se ravise et n'emet qu'une seule licence a
Edouard Saint-Jean. Quelques jours plus tard, plus rien ne tient, Ie
conseil decide de n'emettre aucun permis.

C'est dans ce climat foncieremen1 janseniste que l'hotelier doit se
debattre. Sous Ie joug de la prohibition et a I'heure de la temperance, Ie
tenancier est I'objet d'une surveillance soutenue. Le moindre desordre
dans la place est rapporte en haut lieu et punissable. En ce qui concerne
La vente des boissons, iJ faut, si on veut etre bien vu, suivre la directive
de monsieur Ie cure.

Le cure Lemonde est tres preoccupe par les problemes relies a la
consommation d'alcool. C'est ainsi que dans Ie memorandum No 2 de
1907, il rappelle a ses ouailles que:
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~~~~~~~~~~~~~~~~~
Le v£" s'£ns£"ue en flattant , mais a fa lin £f

mord comme un serpent, et 1'1 repand son venin
comme fe baSt'He.

[Salomon, Lz'vre des Proverbes,]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
i1'~~~~~~~<1'~~~~~;1\~~m?1'~

L'ivrognerie inspire l'audacej elle fait tomber
l'insensej elle ate la force, et elle est cause des
blessures de plusieurs. [Eccl. XXXI,40.J

Nuln'est plus l'ami du diable, que celui qui
se souille par l'ivresse, car cette passion est la
source, Ie principe, la mere de tOllS les vices.

[So Chrysostome,' Hom, 58, in Math.]

Les liqueurs fortes rendent Ie corps
moi'ns propre asupporter la fatigue
et aresister aux exces du froid et de
la chaleur, et elles I'exposent da
vantage aux attaques des maladies
contagieuses. Ceux qui font usage
de boissons spiritueuses sont
moins capables que ceux qui n'en

boivent point, d'un exercice de corps prolonge

et violent. [Docteur Sewell.]

Le vin ne trouve pas faveur a ses yeux :
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Le docteur Sewell sera cite une page plus loin:

+ + +•••••••+

Enfin, la solution proposee porte Ie nom de la «Croix de la
temperance ».

r-----=--~_____:;::__.,-----------

Croi:a de temper.nc_
Prenons cette croixj elle ne nous conte pas cherj
elle a coute bien plus cher aJesus qui l'a portee
sur ses epaules, p01lr Famour de notis~

II faudra attendre jusqu'en 1940 pour que la Loi des alcools
devienne plus clemente a l'egard de I'hotelier.



LE BAR SALON AMlKA

LE GREEN VALLEY LODGE,

Le 23 septembre 1935, Mo:ise Saint-Louis construit l'hotel que I'on
retrouve, aujourd'hui, au L rue Principale.

« Le cOll.leil apprOUl'e la dernallde de licence de maga.lin de campagne,
aill-di que taverne et .laUe a m.ange,. fait par ['hotel dU « vallon vert»
dalu le village de Saint-Girard de Ki{Unika, et ce, pour Ie l er rnai
1936. »

Livre deJ diLibiratiolu
de fa nuuzicipalit:e du canton de Kiamika

16 .leptembre 1935.

Le 22 avril 1938, l'hotel est vendu a Paul W. Sisson, un
commen;ant de Wellsbridge dans l'etat de New-York, et a Rosario
Wester. Dans cette meme transaction, MoYse Saint-Louis vend tous ses
droits sur un camp de touristes situe sur Ie lot 32-P du rang 8 du canton
de Dudley et erig'e a cing cents pieds de la baie Bonnet Rouge au Lac
du-Cerf. Il vend egalement tous ses droits sur les effets servant a
l'etablissement: canots, tentes, ~amion, automobile.

Le 30 novembre 1939, la propriete est cedee a Mo'ise Saint
Louis qui la revendra en janvier 1940 a Paul W. Sisson. Faisant affaires
sous Ie nom de «Green Valley Lodge ", cet hotel accueille des touristes
canadiens et americains.
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En 1942, M. Sisson s'associe a Bernard Sutton de Suffield. Suite
au deces de ce dernier, Ie 8 mars 1942, Damon F. Sutton devient co
proprietaire de I'etablissement.

Le 1er mai 1947, Mathias Lacasse devient proprietaire du
"Green Valley Lodge ». Pendant plus de vingt-deux ans, il gerera Ie
commerce. Suite it la fermeture des ecoles de rangs, de 1954 a 1957, la
Commission scolaire de Kiarnika y louera deux locaux afin de dispenser
des cours a des eleves, en attendant l'ouverture de la nouvelle ecole du
village.

Le 30 mai 1969, Mathias Lacasse vend l'hotel qui etait alors
connu sous Ie nom de "Hotel Lacasse» a Emilien Saint-Louis de
Montreal et a Vianney Fontaine de Chateauguay. Le nom de l'hotel
devient alors «Hotel Rendez-vous de Kiamika». En septembre 1972,
M. Saint-Louis vend sa part a Vianney Fontaine. Plusieurs proprietaires
se sont succede par la suite:

24 mai 1979:
15 fevrier 1980;
11 septembre 1980;
10 fevrier 1987:
31 aout 1987:
3 fevrier 1989:
13 avril 1995 :
7 octobre 1996 :

Claude Proteau
Jean-Claude Grenier
Jean-Claude IYtailie
Roger Gingras
Constant Brunet
Robert Nantel
Daniel Mandeville
Rachel Thibault.

Depuis 1990, l'hotel transige sous la raison sociale de «Bar Salon
Amika ».

LE MOTEL LILY

Le 19 juillet 1951, Dieudonne Houle achhe de Jean Lauzon les
lots 7-C, 8-A-P, 8-B, 8-C, 9-A et 10-A du rang 10 ainsi que Ie lot 9-B du
rang 9 au lac Fran~ois, avec les batiments qui y sont construits.

Vers 1959, M. Houle decide de construire Ie « Motel Lily ». II
engagera alors Armand Piche, un contracteur de Montreal, pour
proceder a la construction du batiment. Au debut, Ie commerce ne
comprend que six chambres. Plus tard, quatre nouvelles unites sont
ajoutees af'in d'amener leur nombre a dix. On y construit egalement un
bar.
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Le 21 juillet 1964, Ie « Motel Lily» est vendu a Guy-Edouard
Normand. Le 2 jnin 1965, Mme Savita Cote, l'epouse de Arsene
Patenaude, en devient la proprietaire. La propriete sera vendue Ie 17
janvier 1974 a Gerard Ivlorin. Apres avoir opere pendant quatre ans,
M. Morin vend Ie commerce Ie 27 janvier 1978 a Francine Saint-Jean.
Cette derniere se departira dn Fonds de commerce de bar-salon et
restaurant "IVlotel Lily enr.» en faveur de la compagnie 87010 Canada
ltee dont la presidente est Louise Guilbeault, I'epouse de Jacques
Lacombe. En 1980, Ie commerce est vendu a Jacques Lacombe. Lise
Samson en deviendra proprietaire Ie 14 mai 1984; Ie commerce ayant
ete abandonne au cours de la derniere annee, elle Ie repartira et Ie fera
fonctionner pendant deux annees.

LA CORDONt\TERIE
Comme nous I'avons realise dans les ecrits precedents, nos concitoyens
d'bier ont du faire preuve d'ingeniosite et de debrouillardise. Se
procurer des chaussures et des attelages pour les boeufs d'abord et les
chevaux par la suite n 'etait pas u ne sinecu reo

Joseph Guerin nous apprend, a travers Je recit de ses memojres,
que durant l'hiver il devient cordonnier, fabriquant ainsi les souliers de

boeufs et les mitaines de cuir pour les huit personnes de sa famille:
ouvrage qui lui a cause bien des ennujs, admet-il. C'est a Buckingham
qu'iI fait tanner ses peaux de boeufs au de chevreuils. Nombreux sont
ceux qui ant exerce, bien malgre eux, Ie metier de cordonnier. II faut
cependant admettre que la debrouillardise a ses limites. C'est ainsi que
vers 1907, un cordonnier, un veritable cette fois-ci, est venu a la
rescousse des gens de la municipalite. II s'agjt de M. A. Robillard.

Les secrets d u metier consistent generalement en un savoir
transmis par des dires et des fa<;ons de faire. Ces secrets concernant
evidemment Ie cuir, les couteaux, les alenes, les soies, les chevilles, Jes
formes et les patrons des objets a realiser. Le vrai cordonnier reconnalt
la qualite du cuir a la vue et au toucher. Le cuir d'habitant est meilleur
s'il provient d'un animal abattu en automne, car les effets salutaires du
soleil et les lavages a. l'eau de pluie ant debarrasse les animaux des
parasites et efface les ravages de la « fievre des etables ».
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Le cUlr tanne a l'ecorce de pruche est d'usage et donne un cuir
rouge. Pour obtenir un cuir noir, on se sert d'un melange de noir de
fumee recueilli a I'interieur du poele a bois ou encore d'une dose

excessive de the noir.

Les couteaux doivent garder leur morfil: ils ne sont repasses sur
la pierre a aiguiser que d'un seul cote et dans un mouvement d'aller
seulement, du dos de la lame vers Ie fiL

Les alenes, toujours a point, doivent etre piquees dans un
morceau de savon de pays pour les empecher de rester fichees dans Ie
cuir. Les soies de sanglier et les fils de lin importes sont de rigueur.

Les chevilles de bouleau qui servent au semellage ont l'avantage
de gonfler a l'humidite. Par consequent, les bucherons avai.ent J'habi.tude
de laisser leurs bottes tremper quelque temps dans l'eau d'un ruisseau
lorsque celles-ci prenaient l'eau parce que trop seches.

C'est ainsi que A. Robillard a confectionne des souliers de beeufs,
des bottes de chantier, des bottines lacees, des mitaines et a repare tout
genre de chaussures.

La plus grande partie de son metier s'effectue en «sellerie ». En
effet, il confectionne des selles, des bourrures ou colliers rembourres et

assurement des harnais. Pour un prix approximatif de 25 $, i.I
confectionne un harnais pesant vingt-cinq livres. Le sellier utilise de
preference Ie CUlr a harnais, un cuir importe et beaucoup plus resistant
que Ie cuir d'habitant.

L'exploitation forestiere fournit beaucoup de travail au sellier
cordonnier. Chaque charretier effectue lui-meme les reparations
mineures de son attelage. Les reparations majeures et la confection sont
cependant Ie lot du sellier qui n'hesite pas a travailler Ie samedi soir et Ie
dimanche pour accommoder les hommes de chantier.

Vers 1946, Georges Cattelier ouvre une cordonnerie au village,
dans l'ancienne boutique a bois de Ferdinand Bisaillon. II y exercera son
metier pendant deux ou trois ans.
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L'IMPRIMERIE
Bien peu d'informations nous sont fournies sur

I'imprimerie locale a Saint-Gerard-de-Montarville.

Fonctionnelle en 1906, elle a dl1 etre situee au
presbytere et Ie cure Joseph-Aime Lemonde l'a

opere un certain temps. 11 y a edite quelques
memorandums, au mains trois. Ces fascicules d'une

qualite exceptionnelJe sont des archives precieuses,
temoins d'un passe qu 'on essaie de retraeer. Vaiei

done quelques-unes des pages du No 2 du memo
randum de 1907.

r

Chers fec/eurs,

L 'aceue.z'f favorable qu'on a fat't

amon premier m!morand,!m, m'illdt, a elltre
prmdrl fa Ptlbil'co.tz<m du sl?CfJud.

Veuiflez, elfers leeteurs, preter une attention
tl7Ule spteiafe aux a,wollces et e1tcourager de prt
ftrenee eeux qut', par ee moyen, VOIIS procurent
l'avantage de eet opuseufe.

Je vo:"s fe presente avec Illes souhads de bon
tu! et heureuse ann!e.
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Imprlm~ A St·Gtrard de MODlarvll1e, J
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Deccmlt.·c IO:)!l

fi.-O'm6'lSo de H(\I!. p'" N. CI">TBIlR
17.-G'm6~Ae ,le Ileq. par All'h. I.~clnir.

25.-Nl>8I, qnel'!l p"ur I,. elllC. ~II\.IO

:!8'.-E'(it,ltJP n dlmN le~ eCllle" PI~I': nev. J. A. J.ollwnde, V,
.l!u(url, J. De.•chu",p" C\ H. lJl'ie.....

....o"l('r
2.-Vi.ita de p..rois6e dan. I" 11., VI, C. Ln£l'I\tnboise fnit la

que I.e e~ rapporte: Ii pch,;. de p"lA~e", 12~ pch•. degrain
20~ lbe. de via.,de, 3~ lb•. LIe eavon ~~.OO en mon"aie,
des phllllMU" et Leaucoup de le/lumes.

3.-Viaite du L"" fiouge eL d" 1& rive OU68~ de I.. Lievre, J.
Touchet~e f"it la quete et rnppurLe·. 3 p: de pll.LMeA, 13 p
de grain~, ~ p. d. Dnix, 42100. de vj"nd", 2 poul~a, "tOO
et di oo",e. nn r·rea provisions.

4.-VisiLe d.l" rive E9~de I"Lievl'e eLdu vill"llll, Ed. Foisy
("it h. que e Bt rnpporte U 65. 2 p. de palatel!, 3 p. de
gr"ins, 9 lb•. de viallde et un .orvice a fruils en cristel.

~.-ViJlita du R vn oL du rui886RU Yro. W. CharLier fllic I..
queLe "I. rnpporte 'L69, 4 p. de patat<lR, 16 lha. de Viall,
de, 4Ib•. d" ."von, 7 p. de grains et deo ligunlllS.

6,-Quete pour lea miaq;ona d'A£,;']ue ,e SO
8.-Yiaite dllochemin ChRp:eaQ p"r M. Ie Vicairo, on donne

80.D~. I p. do p"l.I,L"". 1 p. de gr"ills eL do.le~u",e •.
L~ que~ dB l'enfan~ Jeeu. e.~ e"""UeDte. •

.'evrler

4 •
4IU074 •••4 •

St. JerdllJe 27 decerubre J g07

Reverend J. A. Lcmonde, Ptre Cure
St. Gerard de Monlarviiic.

Rh. Monsieur,

j'accllse rccqction, avec remer
ciements de votre coquet ire ;lOra1Hlllll1 que j'ai
parcollru avec plalsir. Les rc,lscignclllcnts qu'il
contient sur volre iutercSS:lILtc rcgiou Ie rC11
dent precieux apins d'Ull titre et tous ceux qLli
ant quelque rappOlt avec \'otre localite tien
dront sfireUient il en avoir lla exclllplaire.

C'est une maille importallte de l'histoire de
votre C;ll1tOIl qui merite d'etre conservee; plus
tard l'hlstorien y aura recours lorsqll'il s'agira'
de retracer I'origine de volre villRge, devenll a
10rs un centre illJportant. J'espere, pour J1la part,
que vous ne vous arr@terez p3.S en si bonne voie,
et suis convaincu que ce premier essei recevra
du pu blic Iln accueil assez favorable ponr VOllS
engager il. continuer d'Jn1)(~c en anuee 1a publi
cation de ces notes interesS:lntes.

Veuillez agreer ete. X .....

LES AUTRES SERVICES ET
COMMERCES

L'EB ENISTERIE

En 1993, Philippe Orreindy, originaire du Pays Basque en France,
ouvre un petit atelier dans un localloue de la Ferme avicole de Kiamika
dans Ie village. II y travaille Ie bois, confectionne de petits meubles, du
mobi}jer de bureau, des barrettes, des bijoux et des coffrets; tous ces
objets sont fabriques de bois choisis et de bois exotiques tels que Ie
jatoba des Antilles, Ie cerisier, l'erable pique, l'acajou .... Les couleurs de
ses pieces sont naturelles; la finition est obtenue par un fin sablage, de
l'huile et de la cire d'abeille.
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Vers la fin de l'annee 1995, iI est
selectionne pour participer au quaran
tieme Salon des metiers d'art du Quebec
qui est Ie plus tmportant du genre en
Amerique du Nord. Son excellent travail
lui permet egalement de faire partie du
groupe select des quinze artistes qui
exposent aux Biennales d'excellence en
septembre et octobre 1996 au Centre
d'exposition du Vieux Palais a Saint
Jerome. On retrouvera les (£uvres de

Philippe Orreindy au Salon des metiers
d'art du Quebec, a la Place Bonaventure

PHILIPPE ORREINDY Eli" QUELQUES-UNES DE SES <IUVRES. de Montreal, en 1996 et en 1997. Lors de
ces deux dernieres expositions, I'artiste

de chez nous a eu I'honneur de voir deux de ses pieces primees pour Ie
prix d'excellence.

LA PYRAMIDE

LA PYRAMIDE.

Propriete de Lucille Letendre
Cartier, la pyramide de Kiamika est
unique dans la region. Elle a ete
construite a I'automne 1988 sur Ie
lot 15 du rang 7 du canton de
Kiamika. Seuls Jes metaux anti
magnetiques tels l'aluminium, le
cuivre et I'acier inoxydable furent
utilises lors de la construction.

La pyramide comprend une
antichambre situee a une pro

fondeur de dix pieds dans le sol. Erigee sur une zone d'energie speci
fique, la fonction premiere de la pyramide est de regenerer I'energie
physique, mentale et emotionnelle et elle est consideree cornme un
centre spirituel pour la meditation, selon madame Cartier.

Situe sur une colline, a Elane de montagne, ce site particulier
nous donne une vue magnifique j la pyramide illuminee de couleurs
variees constitue un attrait touristique tangible.
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LE SERVICE POSTAL

I BUREAU DE POSTE DE K1AMlKA

Des l'annee 1884, Saint-Gerard-de-Montarville sur ]es

bords de la riviere Kiamika rec;oit ses premiers colons,
un an avant l'arrivee des pionniers au Rapide-de-l'Orignal.

Dans ses memoires, Joseph Guerin, I'un des premiers defricheurs de
Kiamika, rapporte qu'il fit Ie voyage a partir de Buckingham en
compagnie du cure Antoine LabeUe, Ie « Roi du Nord », sur Ia riviere du
Lievre, en canot d'ecorce et en empruntant les « petits vapeurs» qui
faisaient plusieurs miUes de trajet sur ce cours d'eau.

Beaucoup de ces pionniers arrivent seuls, sans leurs familles,
dans ce pays de colonisation. Ils doivent d'abord construire une
residence avant d'aller chercher femme et enfants.

L'ennui, la solitude, l'eloignement et l'attachement a leurs familIes
leur font vivement apprecier les nouvelles que leur apportait Ie courrier.
Le ministere des Postes d'Ottawa est conscient que la « malle" leur est
presque aussi vitale que la nourriture. Le ministre du temps met donc
tout en ceuvre pour etablir un service de courrier Ie plus regulier

possible.
Un an apres I'etablissement definitif des pionniers a Kiamika, soit

Ie 1er juin 1885, Ie premier bureau de poste est ouvert chez Gerard
BenOIt, hIs du depute federal de Chambly. Le courrier est transporU de
Buckingham a Notre-Dame-du-Laus, et de la, a Kiamika, en canot
d'ecorce.
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UN EXTRAIT DU JOURNAL « LE PIONNIER »,

EDITION DU 6 DECEMBRE 1907.

~NoUlt appronolls Ilvec plailrir
que, ;. pa.rtir de hmdi prochlloin, Ie
U d8e6mhre. Notre l>n.mc de Pont·
m~iD (Ie Wabasee ), Hur la Lievte,
ainsi re S. Aim~ ( I,1l.C ~eR lIeR ) , I

auron un s6rvice de courriers dtl
la paste trois fois 1& 8elnl\ioo, viA'
NomiDingue ct S. Ocrllord de M~n·

tarvilJe. a,u lieu d'une"saule fois 11\
semaine. et viJ\ Buckingham,:"'com.
me ~la. 6xistlJit pour Po.ntmllin.
Par la force des ehose!' et par Ie.II
elligonces des circonstJLnces. Nomi·
ningue devient de plu.'! en plu!! Ie
eentre de distribution de toute Ja
&\giOD Lil.bcllll. C~I/l: 'nit maiRte
nllont lIill coorriel'9 do 1& m~l1e qui
rayoDilent ,. prti8ellt II~ notre petite
nH~t.ropolO, en attendant un 8Cptii.!
me et ?n huitiornc- it. breve ~h.eaD·1
ee, pUIS un nouf et un (hllerne
avant bi.:n long~mp8.

Le courrier arrive une fois la semaine au bureau de poste.
Toutefois, i1 est souvent retarde par les tempetes de neige, les orages et
les periodes incertaines de I'automne et du printemps, alors que la
rivihe et les lacs peuvent difficilement etre franchis sur la glace encore
trop mince. II fallait souvent attendre quinze jours pour obtenir une
reponse a une lettre envoyee.

En 1885, Ie bureau de poste est transporte chez Cyrille Dumas
qui sera Ie deuxieme maitre de poste jusqu'a sa mort en 1888. Au cours
de la meme annee, Ie bureau de poste est demenage dans la maison de
Joseph Guerin jusqu 'en 1902. Son fus Samuel en sera Ie maitre de poste
jusqu'en 1913.

Jusqu'en 1895, Ie bureau de poste de Kiamika desservait les
colons echelonnes Ie long de la riviere du Lievre jusqu'a la Ferme
Neuve. Le chemin Chapleau etant ouvert a la circulation depuis deja
quelques annees, a partir de 1900, on donne Ie service deux fois la
semaine en provenance de Nominingue. Le courrier arrive a la fois par
cette route et par la Lievre.

Dans son premier memorandum de l'annee
1906, Ie cure J.A. Lemonde mentionne qu'en 1902,
pour accommoder les gens d'affaires, Ie bureau est,
sur la demande des interesses, transporte au village.
A partir de 1903, Ie courrier est distribue trois fois
par semame.

Pour illustrer l'importance du courrier,
Joseph Guerin rapporte une eloquente anecdote,
dans Ie recit de ses souvenirs. II raconte (l' que Led

colon.:! attendaient douvent leur « maLIe» dand da ruiJence.

Le courrier etant dOllvent en retard, i.& paddaient La joarnie

au bareau de pOdte. Une certaine joam/e) Guerin dut dervir

)tuqaa17 repCld aded vi.Jileurd" Ced demierd croyaient qu'iL

devait led /ZOarrir, car if avail Ie bureau de pOdte. »

Avec l'arrivee du chemin de fer a Val
Barrette en 1909, Ie courrier parvenait par train, et
ce, jusqu'en 1930. Le courrier des rangs 6 et 7 etait
trie a Val-Barrette. Les postillons allaient chercher
les sacs de courrier destines aux gens du village et
distribuaient celui des rangs.
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LA MAISON DE UBALD PREVOST au SERA LOCAlIS~ LE BUREAU DE paSTE DE 1949 A1964.
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De 1913 a 1924, Ie maItre de poste est Ferdinand
Bisaillon. Ubald Prevost lui succede en 1924 et iJ sera
durant 24 ans, soit jusqu'en 1948, responsable du courrier.
Les gens du village se rendaient chez Mme Albert Prevost
pour y recevoir leurs lettres.

Additionnant les annees au cours desquelles son
epouse Aurore occupera les memes fonctions, de 1949 a
1964, la famille Ubald Prevost fut responsable du courrier
durant 40 ans. C'est surement un record dans la region de
Mont-Laurier.

Autour des annees 1952-1955, il en coutait quatre
sous pour expedier une lettre cachetee et un sou pour les
envois non scelles.

Au palmares de la famille Prevost-Saint-Jean, il
fau t ajouter les neuf annees de maitresse de poste de
Mme Gertrude Prevost-Saint-Jean. Ainsi durant un demi
siecle, des milliers de lettres ont ete remises a plusieurs
generations de citoyens par la famille Prevost.

En 1973, pour quelques mois, l'interim du mal'tre de poste est
conSe au cure de la paroisse, l'abbe Lionel Racine. De 1973 a 1975,
Jerome Filion, marchand generaL en prend la charge; en 1975 et "1976,
son epouse Therese occupera les memes fonctions.

Du 3 mai 1976 jusqu'a ce jour, llAariette Saint-Jean distribue Ie
courrier a ses concitoyens.

LA MAISON DE AlBERT PR~VOST.

AL'ARRI~RE-PLAN, ON APERc;OIT

ALBERT PR~VOST ACCOMPAGNE DE

SES PETITS-ENFANTS.



I.e 1er juin 1985 marque Ie lODe anniversaire du bureau de poste

de Kiamika. C'est Ie premier bureau de poste centenaire dans la region.
Plusieurs personnalites honorent ]'evenement: 1\:1. Barry Moore, depute
de Pontiac-Gatineau-Labelle et M. Jean Bourdon, directeur d'exploi

tation pour la Societe canaclienne des Postes. Sont egalement presents a
cette rencontre Ie maire de Ja municipalite, Lucien Gratton, Ie cure de la
paroisse, Ludger Sigouin et les mal'tres de poste de la region. Des
plaques sont remises ala maltresse de poste par Jean Bourdon et Lucien
Gratton. Le tout se termine par un excellent buffet. On procede a
l'ouverture officieLle de la semaine des gens de la poste qui se tient du

2 au 8 juin 1985 ahn de faire connaltre les differents services offerts par
la Societe canaclienne des Postes. Des journees sont reservees au gens
de L'age d'or, a I'A.F.E.A.S., ainsi qu'aux enfants de l'ecole primaire.
Durant toute la semaine, on offre gratuitement cafes et gateaux aux
visiteurs. Pour temoigner des resultats exception nels obtenus par Ie
bureau de poste de Kiamika au cou rs de cette semaine, un prix
d'excellence est decerne par la Societe canadienne des postes.

Depuis Ie debut de la colonisation jusqu'en 1996, les bureaux de
poste sont situes dans des residences ou commerces. Ne pouvant plus
occuper Ie local de la «patisserie Maison », Mariette Saint-Jean doit
trouver un nouveau site. Elle s'adresse alors a quelques residents du
village ainsi qu'a la municipalite pour obtenir un local dans Jes batiments
municipaux, soit a I'hotel de vine ou a la salle municipale. Le 6 mai, la
municipalite lui oEfre un local au sous-sol de l'hotel de ville et accepte de
Ie renover, les autorites municipales acceptant de defrayer !a somme de
3 000 $ a ces fins. Finalement, Clement Saint-Jean decide de construire,
sur son terrain situe sur la fue
Filion, un batiment d'une superficie

de trois cent vingt pieds carres pour
y amenager Ie bureau de paste.
Aide de tous les membres de sa
famille, M. Saint-Jean debutera les
travaux de construction au debut
du mois de maio C'est done a partir
du 3 juin 1996 que Ie service de la
poste sera en operation au 1 de la

rue Filion. Ce geste de la famille LEBUREAUDEPOSTEDEKIAMIKAEN1997.
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LA MALLE RURALE
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Saint-Jean valut a Mariette d'etre honoree par la Societe canadienne
des Postes en 1997, alors qu'elle fut I'une des laureates du "Cachet
d'or» pour Ie service a la clientele externe.

Le bureau de poste de Kiamika donne des services aux gens du
village, du 6e rang, du 7e rang, du chemin Valiquette et du chemin
Chapleau. Les residents du lac Fran<;;ois sont desservis par Ie bureau de
poste de Val-Barrette tandis ceux des chemins de la Lievre, Touchette,
]'Allier et Saint-Germain Ie sont par Ie bureau de poste de Mont-Laurier.

A plusieurs reprises, a partir de 1986, la municipalite de Kiamika
s'adressera a [a Societe canadienne des Postes afin que tout Ie territoire
situe dans la municipalite de Kiamika soit desservi par Ie bureau de
poste de Kiamika. Pour des motifs strictement financiers, la Societe
refuse d'obtemperer aces revendications.

Lorsque les bureaux de poste furent etablis dans plusieurs villages, Ie
circuit se faisait d'un bureau a l'autre. Hormisdas Plouffe de Val
Barrette fut I'un des premiers postillons. Gedeon Boisclair lui succedera
vers 1918 pour une dizaine d'annees. A cette epoque, M. Boisclair
amenait Ie courrier de Val-Barrette a Kiamika a tous les jours, et celui de
Lac-des-IIes, trois fois par semaine. Osias Saint-Jean assurera Ie service
jusque vers I'annee 1940. Au cours de la decennie 1930-40, les rangs 6 et
7 sont desservis par la malle rurale. Par la suite, Aggee Saint-Jean, son

fils Gaetan, Denis Leblanc,
Marie-Rose Plouffe et Judith
Meilleur ont agi a differentes
periodes comme postilions et

I distribue la malle rurale.
On ne peut passer sous

silence Ie nombre d'annees OU
Aggee Saint-Jean et son fils
Gaetan ont assure ce serv·ice.
De 1930 a 1968, Aggee distri
buera Ie courrier, Gaetan pren-
dra la releve et assumera cette
responsabilite jusqu'en 1986.

AGGeE SAINT-JEAN ET SON ATIELAGE DE CHIENS.

LORSQUE M. SAINT-JEAN PRIT EN CHARGE LA MALLE RURAlE, IL ASSURAIT LE

SERVICE AVEC SON ATIElAGE DE CHIENS.



A I'epoque ou Aggee Saint-Jean assure Ie service, il se rend a
Val-Barrette chercher le courrier de Kiamika. n apportera egalement
par la suite cetui de Lac-du-Cerf Ou un bureau de poste est ouvert
depuis 1940. Le postillon de Lac-du-Cerf venait chercher la malle et
distribuait Ie courrier dans Ie rang des Valiquette. M. Saint-Jean
distribuait Ie courrier des rangs 6 et 7. Les gens du lac Fran<;ois, quant a
eux, devaient se rendre au bureau de poste de Val-Barrette pour y
recevoir leur courrier.

Il y avait egalement a cette periode Ie courrier du samedi SOif...
Pour cette occasion, c'est Honorius Saint-Jean qui se rendait a Vat

Barrette pour cueillir le courrier. Ces soirees se terminaient souvent en
rencontres sociales ...

LE BUREAU DE POSTE DE LA FERME-ROUGE

Un second bureau de poste a ete en operation dans Ie secteur de la
Ferme-Rouge entre 1910 et 1954. Les residents des alentours se
rendaient a la maison de la Ferme-Rouge situee sur l'lle pour y recevoir
leur courrier qui arrivait du bureau de poste de Mont-Laurier. Au
meilleur des souvenirs de nos alnes, Marie-Louise Briere -Mme David
Labelle-, lV1me Herve Belanger et Mme Aquila Pilon ont agi, en diverses
periodes, comme maltresses de poste. Mme Aquila Pilon a assume cette
tache pendant une vingtaine d'annees avant que Ie bureau de poste ne
ferme.

LE TELEPHOI\TE
Le service telephonique est introduit dans la region de Mont-Laurier en
1911 par « The Lievre River Telephone Company» appartenant a la
James lVtaclaren Company qui est, a I'epoque, la principale entreprise
forestiere de la vallee de la Lievre.

Le 6 fevrier 1911, Ie conseil municipal leur donne la permission
de poser des poteaux pour leur ligne telephonique dans les chemins
municipaux. On octroie egalement a la compagnie une exemption de
taxes pour une periode de vingt-cinq ans. Le conseil n'accorde
cependant pas un droit absolu a cette compagnie, se reservant Ie droit
d'accorder les memes privileges a toute autre compagnie ceuvrant dans
Ie meme domaine. On demande a la compagnie de brancher la ligne
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Kiamika avec ceHe de Routhier -Val-Barrette aujourd'hui- qui etait I'une
des principales places d'affaires pour les gens de Kiamika a cette epoque
en raison de l'acces au chemin de fer. On souhaite que les travaux soient
executes au cours de l'ete 1911.

En septembre 1912, la compagnie Maclaren instaHe les poteaux
necessaires pour la ligne telephonique reliant le Rapide-de-l'Orignal et
Ie village de Saint-Gerard.

La municlpalite ayant deplace Ie chemin de Ia Lievre a certains
endroits, le l er decembre 1917, la compagnie lVladaren est notifiee de
voir a changer les poteaux de telephone sur les proprietes de Jules
l'vleilleur et Onesime Massy pour Ie printemps 1918. Le cure Adelard
Fauteux est Ie premier, au village, a avoir Ie telephone vers l'annee 1929.
Les commen;ants Edouard Saint-Jean et Napoleon Charette se doteront
egalement du service.

C'est Rosario \Vester qui construisit la ligne telephonique de
Kiamika a Lac-du-CerE en 1944.

«A}l"n '(Famenerla compagnie Lievre Valley Telephone, propriiU de la
compagnie fore.:/tiere Jamed Jlaclarell, a deMerllir Lac-du-Cerf avec

un litep/Jone payallt, il - ROdario Wedter- arrive a COlwaillcre led

cultivateurd dU callton de fourllir chacull d~ poleallx et de led pOder

henevolement depttU Ie rallg Jed Valiquette jUdqu'au coin dall.1 Ie

villa.'1e. »

Lue Courdol1992.

En 1950, une nouvelle compagnie, la Lievre Valley Telephone
Company, prend en charge Ie reseau de telephone de Ia region de Mont
Laurier. La CDmpagnie lViaclaren joue encore un role tres important
dans cette compagnie, connue sous I'appellation fran<;aise de Compagnie
de telephone de la vallee de la Lievre.

En 1951, il n 'y avait que deux telephones dans Ie village de
Kiamika: l'un au bureau de poste chez Ubald Prevost et I'autre, au
magasin general chez Jerome Filion. La ligne telephonique arrivait de
Mont-Laurier par la Lievre. En 1955, dans la municipalite, il n'y a que
cinq personnes qui sont abonnees a la Compagnie de telephone de la
vallee de la Lievre j ce sont tous des residents du village.

En juin 1966, la municipalite demande que Ie service telepho
mque soit accessible aux residents du septieme rang, en partant du
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village en direction de Val-Barrette. Les gens de ce secteur interesses a
obtenir Ie service doivent formuler une demande a cet effet afin que la
compagnie puisse etudier la possibilite d'y installer Ie service et en fixer
les conditions. 11 faudra cependant attendre jusqu'en 1971 pour que les
citoyens du rang 7 beneficient du service.

La compagnie de Telephone de la vallee de la Lievre sera vendue
a Bell Canada en 1968.

La compagnie de Telephone de la vallee de La Lievre ne fit pas
partie en 1969 des fi!iales que Bell fusionna pour creer Telebec !tee.
C'est en 1970 que Telebec ltee achete de Bell Ie reseau de la region de
Mont-Laurier qui comprenait cing secteurs: Mont-Laurier, Lac-du
CerE, Lac-des-Ecorces, Ferme-Neuve et Sainte-Anne-du-Lac.

Les residents du rang 6 ainsi que ceux du lac Fran<;ois -a
l'exception d'une partie du chemin de la Presqu'lle- obtinrent le service
telephonique en 1974; entre 1974 et 1976, le chemin Valiquette; en
1979, la totalite du chemin de la Presqu 'lIe j en 1980, Ie chemin
Chapleau; en 1992, les chemins du lac Louvigny et du Grillon et en
1995, Ie chemin des Sapins.

L'ELECTRlCITE
Le 1er fevrier 1937, le conseil municipal du canton de Kiamika demande
a Adrien Meilleur, alors proprietaire de la centrale de Val-Barrette, de
fournir l'electricite de sa ligne jusqu'au village de Kiamika, et ceci, au
cours du mois de mai 1937.

L'histoire de la centrale de Val-Barrette peut se resumer ainsi:
Honore Matte obtient les droits de construire un barrage dans la riviere
Kiamika en 1896. Ces droits avaient ete acquis lors d'une vente a
l'enchhe a la porte de l'eglise de Lac-Nominingue. En 1897, iJ construit
Ie barrage afin de faire fonctionner les turbines de son mouJin ascie qu'il
construira en 1898. II vend sa propriete a Adrien Meilleur Ie
18 novembre 1922. Celui-ci installe une petite turbine pour alimenter en
electricite son moulin et sa maison. Les citoyens du village de Val
Barrette, desireux d'obtenir ce service, en font la demande a M.
l\-1eilleur. En 1926, il obtient I'autorisation de la Regie de l'electricite
d'installer une ligne electrique pour accommoder Ie village de Val
Barrette. En 1929, la centrale de Val-Barrette dessert Ie village de Lac
des-Ecorces. En 1948, M. MeiJleur construit un nouveau barrage et une
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LA SCI ERIE DE ADRIEN MEILLEUR. ON PEUT APERCEVOIR LA CENTRALE

CONSTRUITE EN 1938 QUI A ALIMENT~ EN ~LECTRICIn: LE RANG 7 ET LE

VILLAGE DE KIAMIKA EN 1941.

nouvelle usine en 1949. Suite
au deces de Adrien Meilleur
survenu le 14 decembre 1949,
ses fils Jean-Marie, Valmore
et Raymond prennent en
charge la centrale en 1954.
Sous Ie nom de « Meilleur
Hydro ", ils amenent I'electri
cite au lac Fran<;ois en 1957.
La centrale est vendue Ie 18
novembre 1958 it la compa
gnie « l'Electrique de Ferme
Neuve ». Le 3 novembre 1963,
Hydro-Que~ec acquiert les
compagnies electriques de
Mont-Laurier et de Ferme
Neuve. Hydro-Quebec ferme la centrale de Val-Barrette en 1969 et, en
1974, elle la revend it Valmore Meilleur qui l'utilise it des fins
personnelles.

Continuons l'historique de l'electrification it Kiamika. Le 3 juin
1940, n'ayant pas re<;u de reponse favorable it sa demande de 1937 it
l'effet d'obtenir 1'electricite de Adrien Meilleur, Ie conseil municipal,
compose du maire Joseph Forget et des conseillers Leo Daoust, Adelard
Lachaine, Mathias Lacasse, Edmond Campeau, Adrien Filion et Oscar
Saint-J ean, s'adresse it Ia Commission de l'Utilite publique afin de
connaitre les modalites d'acquisition de l'electricite. Ces demarches
furent fructueuses, puisqu'it l'automne 1941, les travaux debuterent.
L'electricite est accessible au village par le rang 7. Le 24 decembre 1941,
a 23 heures, Charles et Remi Meilleur alimentent le village en courant
electrique. Les paroissiens peuvent celebrer la messe de minuit dans une
eglise illuminee. Des lumieres eclairent la rue principale. Les principaux
commerces et places d'affaires obtiennent ce service avant la fin de
l'annee 1941. Ce n'est qu'en 1942 que les residences du village et du
septieme rang sont branchees. Le 5 janvier 1942, la conseil municipal
adopte le reglement no 1-1942 accordant it Adrien Meilleur Ie privilege
exclusif de fournir l'eclairage et l'energie electrique aux contribuables de
la municipalite de Kiamika sur Ie parcours de ladite ligne. Le
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LES TARIFS EN VIGUEUR EN 1942.

8 septembre 1942, la municipalite paiera it M. Meilleur Ia somme de
51,51 $ pour la pose de }'electricite dans les rues.

A I'epoque, les compagnies d'electricite ont tendance a ne
desservir que les villes et les agglomerations denses, ce qui a pour dIet
de les assurer d'une plus forte production d'electricite et, par Ie fait
meme, des benefices accrus.
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L'Union catholique des Cultivateurs demande au gouvernement
d'intervenir. L'Union nationale revenant au pouvoir a Quebec en 1944,
un projet sur l'electri~lcationrurale est prepare par M. Albert Rioux qui
etait mandate par M. Laurent Barre, alors ministre de I'Agriculture. Le
premier ministre Duplessis y apporte les dernieres retouches et presente
lui-meme Ie projet de loi a la session de 1945.

Le 24 mai 1945 est sanctionnee la loi favorisant l'electri£cation
rurale par l'entremise de cooperatives d'electricite. L'Office de
I'electrification rurale est ainsi cree, Cet organisme peut consentir des
prets aux cooperatives d'electricite jusqu'a concurrence de soixante
quinze pour cent de la valeur des biens affectes a leur garantie si la
densite moyenne des usagers de la cooperative concernee est de six par
mille de reseau ou plus et, jusqu'a. concurrence de quatre-vingt-cinq

pour cent de cette valeur, lorsque cette densite est inferieure a. six par
mille de reseau. Les cooperatives se liberent entierement de leurs
obligations a l'egard de ces prets en payant a. l'Office, pendant trente
ans, trois pour cent par an nee du montant emprunte. L'organisme
accorde egalement des su bventions et met gratuitement ses ingenieurs,
ses comptables et son outillage a la disposition des cooperatives. Elle
peut egalement consentir des prets a. tout proprietaire de ferme qui est
membre d'une cooperative pour les frais d'installation electrique sur sa
ferme. Ces mesures avaient pour but d'aider les cultivateurs les plus

eloignes des centres.

Des cooperatives d'electricite sont done formees afin de
produire, transmettre, distribuer et vendre de l'electricite dans les
municipalites regies par Ie code municipal et dans les territoires non
organises en municipalites.

En juillet 1949, la Cooperative regionale d'electricite de Mont
Laurier est fondee. Arthur Cloutier de Kiamika est I'un des quinze
directeurs qui ghent cette cooperative. Les municipalites representees
au sein de la Cooperative sont: Sainte-Anne-du-Lac, Mont Saint
Michel, Lac Saint-Paul, Ferme-Neuve, Mont-Laurier, Chute-Saint
Philippe, Kiamika, Lac-du-Cerf, Lac-des-Iles, Notre-Dame-de
Pontmain. M. Jean-Paul Poulin de Mont-Laurier agit a. titre de

secretaire. On nomme ainsi un representant par municipaJite afin que
chacun vende des quote-parts pour la cooperative augmentant ainsi Ie
nombre d'actionnaires.
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i.e 5 decembre 1949, Ia municipalite accorde un droit de passage
a la Cooperative regionale d'electricite de Mont-Laurier pour la pose
d 'une nouvelle ligne Ie long des chemins de la municipalite.

Ainsi, au cours des annees 1951 a 1955. des lignes electriques
sont instaJlees Ie long du chemin de la Lievre, du rang 6, du chemin
Valiquette, du chemin du lac Kar-Ha-Kon et du chemin du lac Guerin.

Tous les cultivateurs al.imentes en electricite paient un montant
minime et l'Office de l'electrification rurale subventionne la cooperative
a80 % du cout des travaux.

VOffice de l'electrification rurale construira une ligne pour la
transmission de l'electricite entre High-Falls et Mont-Laurier en 1957. A
la fin de l'annee 1964, 355,65 milles de lignes sont construites par la
Cooperative dans diverses municipalites, raccordant ainsi 2 136 clients.

En 1944, une loi cree la Commission hydroelectrique de Quebec
-Hydro-Quebec- qui a pour but de « fournir l'energie aux municipalites,
aux entreprises industrielles ou commerciales et aux citoyens de cette
province aux taux les plus bas compatibles avec une saine adminis
tration financiere.» En 1962, s'amorce ce qu'on appeUera la « nationa
lisation de l'electricite ». Hydro-Quebec achete la quasi-totalite des
distributeurs prives d'electricite. Cette operation prend fin Ie 1er mai
1963. « VElectrique de Mont-Laurier» et celle de Ferme-Neuve sont
achetees par Hydro-Quebec ainsi que la Cooperative regionale
d'electricite de Mont-Laurier et la Cooperative d'Electricite de La ville de
Mont- Laurier.

La Cooperative Regionale d'electricite de Mont-Laurier a ete
dissoute Ie 8 septembre 1966.

En 1968, les residents du chemin Chapleau n'ont toujours pas
l'electricite, et ce, malgre Ie fait que ce soit Ie chemin que les premiers
colons emprunterent pour s'etablir dans Ie canton. Les autorites
municipales exigent done Ia construction d'une ligne eiectrique qui sera
finaiement obtenue vers I'annee 1978.

Depuis, Hydro-Quebec dettent Ie monopole et assure Ie service
de l'electricite sur tout Ie territoire de la municipalite.
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LES INSTITUTIONS FINANCIERES
LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS KlAMIKA

L'EDIFICE DE LA CAISSE POPUlAIRE DESJARDINS DE KIAMIKA EN 1997,

Presidents
Fernand Briere
Emile Filion
Joseph-Aime Turgeon
Romeo Touchette
Oscar Grenier
Arthur Meilleur
Oscar Grenier
Firmin Valiquette
Lucien Nantel
Andre Lacasse
Lise Charron
Henriette Soucy-Leonard
Claudine Nantel
Directeurs
Leopold Suppere
Clement Saint-Jean
Albert Diotte
Marcel Roy
.Mariette Saint-Jean
Louise Grenier
Diane Grenier (interim)
Martial Bernard
Diane Turcotte (interim)
Serge Desjardins

(Decembre 1943 - Juillet 1946)
(Juillet 1946 - Aout 1946)
(Aout 1946 - Juin 1949)
(Juillet 1949 - Aout 1951)
(Aout 1951 - Janvier 1959)
(Janvier 1959 - Juin 1968)
(Juin 1968 - Juin 1970)
(Juin 1970 - Septembre 1972)
(Septembre 1972 - Juin 1977)
(Juin 1977 - Juin 1983)
(Juin 1983 - Juin 1986)
(Juin 1986 - Juin 1997)
(Juin 1997 aaujourd'hui)

(Decembre 1943 - Septembre 1955)
(Octobre 1955 - Octobre 1962)
(Novembre 1962 - Janvier 1964)
(Janvier 1964 - Juin 1964)
(Juin 1964 - Juin 1970)
(Juin 1970 - Octobre 1985)
(Octobre 1985 - Novembre 1985)
(Novembre 1985 - Mars 1986)
(Mars 1986 - Juin 1986)
(Juin 1986 - )
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LA DI:CLARATION DE SOCIETI: EN DATE DU 18 DI:CEMBRE 1943.
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Le 18 decembre 1943, l'abbe L.E. Bouvier, representant de
['Union regionale de MontreaL vient donner une conference pubLique
sur Ie mouvement Desjardins.

Suite a cette conference se tient l'assemb1ee de fondation de la
Caisse populaire de Kiamika. Celle-ci est alors affiliee a I'Union
regionale des caisses populaires de Montreal. On procede a la formation
du conseil d'administration, de la commission de credit et du conseil de
surveilJance.

Ainsi, Leopold Suppere, Emile Filion,· Donat Valiquette, Ernest
Touchette et Fet:"nand Briere son t nom mes mem bres d u conseil
d'administration; Adrien Filion, Napoleon Gratton et Arthur Meilleur
sont elus a la commission de credit et Arthur Cloutier, Jerome Filion et
Ubald Prevost au conseil de surveillance.

Le meme jour se tiennent des assem blees pour les differents
comites afin d'adopter certaines resolutions pour Ie fonctionnement de la
caisse. Fernand Briere est nomme president du conseil d'administration;
Emile Filion en sera Ie vice-president et Leopold Suppere, Ie secretaire
gerant. Adrien Filion presidera la commission de credit, tandis que
Jerome Filion sera nomme pn~sidentdu conseil de surveillance.

Le role du conseil d'administration est de prendre les decisions
administratives et de voit:" aux orientations de la caisse populaire. Quant
a la commission de credit, eUe approuve les demandes d'emprunt, voit
au bon fonctionnement du credit a l'interieur de la caisse et determine
Jes criteres en matiere de credit. Le conseil de surveillance controle les
operations de la caisse, voit a ce que la loi, les reglements et Ie code de
deontologie soient bien appliques.

La taxe d 'en tree est alors fixee a 0,10 $ par part sociale. Les
fonds de la caisse sont alors deposes a l'Union regionale de Montreal ou
ala Banque Nationale de Val-Barrette. Le secretaire-gerant est autorise
a garder a la caisse la somme de 500 $. Leopold Suppere accepte de
donner gratuitement ses services pour la premiere annee. Une
remuneration de 1 $ lui est versee pour cette periode.

Apres neuf mois de fonctionnement, la Caisse populaire compte
deja quatre-vingt-trois societaires, ce que l'inspecteur J.B. Beaudoin de
la Federation des Caisses populaires Desjardins, qualifie de « belle
riaLidation». Cependant, l'objectif fixe est qu'il y ait au moins un
societaire par famille, la circonscription territoriale en comptait cent
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soixante. Les officiers s'efforcent alors, par une propagande soutenue,
de recruter de nouveaux membres. A cette periode, la Caisse populaire
possede un actif de 9 449,18 $.

Le 18 septembre 1945, on denombre cent cinquante-et-un
societaires tandis que Ie montant de l'actif a presque double 
18094,16 $-. L'objectif fixe n'est pas encore atteint. Les membres du
conseil d'administration et les officiers poursuivent ardemment Ie
recrutement de nouveaux societaires.

En 1946, deux cent vingt-buit societaires detiennent des parts
dans la Caisse populaire Desjardins de Kiamika qui possede a cette
epoque un actif de 53821,27 $.

Pour l'annee 1945-46, le salaire du secretaire-gerant est de 150 $.
L:organisme sera par la suite en constante evolution.
Depuis sa fondation jusqu)en 1970, les locaux de la Caisse

populaire etaient situes dans les residences des gerants. En 1970, on loue
un local du couvent de la commission scolaire Pierre-Neveu pour y
amenager la Caisse, et ce, jusqu'en 1978. On parle alors de construire un
nouvel edifice.

Les differents lieux occupes par la Caisse populaire
Desjardins de Kiamika depuis 1943:

De 1943 a 1962: Leopold Suppere et Clement Saint-Jean
1962 a 1964 : Albert Diotte
1964: Marcel Roy
1964 a 1970: Clement Saint-Jean -5, chemin Valiquette-
1970 a 1978: Ecole de la Commission scolaire Pierre- Neveu

LES MAISONS DE LeoPOLD SUPP~RE ETDE CLI:MENT SAINT-JEAN. LA CAISSE Y A TENU SES OPI:RATIONS DE 1943 A1962.
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Suite a une etude de rentabtlite effectuee par I'U nion regio nale,
la Caisse rtsque de devenir deficitaire a court terme si elLe reste dans les
locaux du couvent. Plutot que d'ouvrir un comptoir dans une maison
privee d'un village voisin, Lac-du-CerE, les dirigeants preferent
construire une nouvelle Caisse populaire a Kiamika, ce qui permettrait
d 'attirer une nouvelle clientele.

Certains membres expriment des reticences pretextant que la
location d'un local pour la caisse se fait a peu de frais. Lors d'une
entrevue donnee a la revue «L'entrc-gerUf» en 1978, la gerante Louise
Grenier mentionne:

«Tant que IUJI.uJ re.ltond danJ une &ole, !e4 gellJ de po.Jent ded qUedtiOnJ

dur Ie caractere permanent de notre exutence, ild Ollt peur que Ill.

eaude populaire ferme ded ported. Ell ayallt ded locau.~ bien a IUJI.uJ,

nol.uJ pourrolU o./frir de meilleurd derl'U:ed et pellt- etre augmenter le

perdonnel».

Le 5 avril 1978, on demande des soumissions pour la cons
truction de la future caisse populaire qui sera localisee sur une partie du
lot 18-K dans Ie rang 6, entre Ie magasin Marcel Roy et la residence de
Mme Germaine Tapiau. Les Constructions Supper & Fils Inc. en
obtiend.ront le contrat. Les depenses s'elevent a quelque 50 000 $.

En juin 1978, la nouvelle
caisse est ouverte a ses membres.

Pour souligner cet evenement, la

gerante remet a la premiere per
sonne penetran t dans la caisse un

billet de Loto-Quebec. Dominic
Saint-Jean en sera l'heureux ga
gnant.

En octobre 1978, on pro
cede a I'ouverture officielle du

nouvel edifice qui coincide avec Le
35e anniversaire d'existence de la

Caisse populaire Desjardins de
Kiamika.

LA COUPE DU RUBAN laRS DE L'INAUGURATION DES NOUVEAUX

LOCAUX DE LA CAISSE. UN DES ADMINISTRATEURS, JEAN-LOUIS

FORGET, LE CUR~ G~RARD LAMBERT. LE MAIRE DE LAC-DU-CERF,

BERNARD ~MARD, LE PR~SIDENT DE LA COMMISSION DE CR~DIT.

FERNAND BRIERE ET LE PRESIDENT DE LA CAISSE, ANDR~ LACASSE.
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Afin de se tenir a la flne pointe de l'actualite, en 1979, les services
seront informatises.

Au fil des ans, on honore differentes personnes pour leur
devouement au sein de l'organisme.

Lars du 40e anniversaire de fondation de la caisse, Ie 22 octobre
1983, environ cent cinquante personnes participent a une rencontre
sociale pour souligner I'evenement. Des hommages sont rendus aux
membres fondateurs, aux dirigeants et aux employes qui ont contribue
au succes de la caisse.

Le 22 aoGt 1991, l'organisme procede it l'achat du terrain et de la
residence adjacente it la caisse qui eta.it alors la propriete de Serge
Groulx et de Manon Morrissette. La residence sera demolie au cours
des mois d'aout et septembre 1992 afin d'amenager un stationnement.

En 1993, les dirigeants decident d'agrandir la caisse pour la
rendre plus fonctionnel1e et pour oHrir un meilleur service aux
membres. On y effectue alors des travaux d'agrandissement, on y
construit une voute et on meuble l'etablissement. L'annee suivante, Ie
stationnement est construit et l'on procede a des travaux d'amenagement
paysager. Une somme de 225000 $ sera injectee au cours de ces deux
annees pour la realisation des travaux.

EVOLUTION

1953 1963 1973 1983 1993

Nombre de membres 308 400 446 792 U50

Epargnes 56443 $ 106555 $ 266785 $ 2700388 $ 8666436$

Prets 25295 $ 57779 $ Jl6 995 $ 1656507 $ 8744586 $

AeriEs 58942 $ 113693 $ 282508 $ 2749516 $ 9839622 $

En 1996, on y denombre 1263 membres avec des epargnes de
11 017586 $, des prets de 9889641 $ et un actif de 12 133536 $.

On y retrouve une clientele tres diversifiee qui est, en majeure
partie, composee de journaliers, de retraites, d'exploitants agricoles et
forestiers.

En 1978, deux employes suffisaient pour offrir un service
adequat aux membres. En 1997, la caisse en compte sept.

La Caisse populaire n'est pas seulement un service d'epargne et
de credit. Depuis 1978. eile participe au concours international des
jeunes qui est devenu aujourd'hui «Ie concours des Jeunes Desjardins ».

Les eleves de l'ecole sont appeles a produire une illustration sur des
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themes differents d'annee en annee. On decerne des prix au niveau local
et au niveau regional.

Afin d'inciter les jeunes du niveau primaire a epargner, un
service de caisse scolaire a ete mis sur pied.

La Caisse s'implique egalement au niveau social, que ce soit pour
des ceuvres de bienfaisance, pour les loisirs, pour Ie tourisme ou pour
I'agriculture.

Depuis juin 1997, Ie conseil de verification et de deontologie
remplace Je conseil de surveillance et la commission de credit a ete
abolie.

MEMBRES DES CONSEILS (998)

Conseil d'administration :

Conseil de veriftcation
et de deontologie :

Claudine Nantel, presidente
Jean-Fran~oisPelletier, vice-president
Francine Beaudry, secretaire
Henriette Soucy, administratrice
Lise Briere, administratrice
Serge Dubois, administrateur
Jean-Rolland Belanger, administrateur

Ghislaine Touchette, presidente
Claire Turgeon, secretaire
Levis Bondu.

LE SERVICE DE SANTE
Nos and~tres appartiennent, sans l'ombre d'un doute, a cette race
d'hommes et de femmes a I'ideal sans limites. Defricheurs intrepides,
pionniers temeraires, ils sont animes d'un courage obstine, d'une foi
inebranlable et d 'une debrouillardise audacieuse. Mais, tout humains
qu'jls sont, la peur et]a vulnerabilite les guettent aussi.

Les maladies, les epidemies, les accidents, les blessures et les
accouchements difficiles les rendent fous d'inquietude. lis ont en
memoire les grandes epidemies telles que celle du cholera de 1834, de
1849 et de 1854 qui, en vingt-deux ans, a emporte 8300 victimes dans la
seule ville de Quebec; celles du typhus et la typho'ide de 1847 qui ont
fait de nombreux morts a Montreal et l'epidemie de « picote» de 1886 au
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la contagion s'etendait a toute la province. Us n'ont pas oublie les
accouchements ou la mere et I'enfant meurent en couches et Ie spectre
de l'homme blesse mourant au bout de son sang les hante. Loin des
centres hospitaliers de I'epoque, les premiers arrivants font donc preuve
d'ingeniosite.

REMEDES DE GRAND-MERE
Nos ancetres, de fer-vents croyants, recourent en premier lieu aux

prieres, aux invocations pieuses et aux rites religieux. Certains
s'engagent meme solennellement pour l'avenir si, par miracle, la
guerison survient. En desespoir de cause, 103. OU les devotions n'ont pas
donne de resultats, il est d'usage d'utiliser une panoplie de medicaments

inusites dont l'efficacite varie de la cure miracle au soulagement a long
terme.

Transmises de mere en fille, ces recettes mettent a profit des
connaissances acquises depuis des siecles. Les incantations domestiques

preconisent, la plupart du temps, l'emploi de substances fabriquees a
partir de racines, de sapinage, d'herbes et de gommes de sapin et
d'epinette. Les racines de cresson et de savoyanne guerissent les ulceres
buccales, Ie plantain elimine les infections cutanees, les fraises stoppent
une diarrhee, Ie chiendent abaisse la pression sanguine, la marguerite

diminue la fievre et les pissenlits aident a faire passer la bile ... II y a des
tisanes de toutes couleurs, de ncimbreux onguents et de forts savants
melanges de soufre et de melasse pour tous les maux connus et
inconnus. Certains se souviennent surement des morceaux de camphre
gardes dans de petits sacs de coton qu'il fallait toujours avoir accroche

au cou, et encore les fameuses « mouches" de moutarde appliquees en
compresse qui devaient faire decoller une bronchite ou toutes autres
maladies pulmonaires. Ajoutees a ces divers antidotes, l'huile de ricin ou
de castor et les rasades de l'eau purgative « Riga» devaient guerir toutes

formes de grippes, y compris la grippe espagnole ... Et pourtant, malgre
toutes ces meticuleuses precautions, de la mi-septembre a la mi
decembre de l'annee 1918, plus d'un demi-million de Quebecois ont
attrape la grippe espagnole; environ 14 000 en sont morts. A Kiamika, la
grippe espagnole aurait fait une vingtaine de victimes: Edmond
Valiquette, Joseph Campeau, John Legault, Marcel Bisaillon, B.
Charrette, L. Chartier, E. Portelance et L. Deschamps comptent au
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nombre des victimes. Toutes ces medications domestiques avaient

definitivement bien leurs limites.

REMEDES « PATENTES »
Un peu plus tard, dans les annees 20, au magasin general, on peut se

procurer les remedes «patentes" qui proviennent de la grande ville et
qui sont distribues par des colporteurs itinerants appeles «pedlers ». A
ecouter ces habiles propagandistes, on aurait pu croire a I'existence des
potions magiques. Tel liniment exorcise a jamais Ie rhumatisme j telles
petites pilules rouges raniment les femmes faibles; Ie « Pain KiJ ler» sert
autant a prevenir qu'a guerir n'importe quelle maladie j quant a la pilule
«Doz", elle guerit Ie mal de dos, Ie foie est soulage par Ja pilule
« Carter» et les troubles gastriques sont attenues par Ie « sel de

medecine ",
Plus serieusement, dans chaque maison, on trouve des provisions

d'alcool, de camphre, d'ammoniaque, de glycerine et de lisieres de

cotonnade pour faire face aux urgences.
Dans les annees 20, 30 et 40, au presbytere, Ie cure Adelard

Fauteux possede une « pharmacie", une trousse de premiers soins bien
equipee par des medecins reconnus. Lors d'une urgence, on peut se
procurer des antibiotiques, des analgesiques et autres medicaments en
attendant, bien sur, la visite du medecin.

LE DENTISTE
Tous se souviennent probablement d'une rage de dents ... Imaginons, un
instant, Ie sort reserve a nos ancetres prives de dentistes et de substances
analgesiques ... Toutes les techniques d'extraction sont envisagees. Dans
certaines families, on va jusqu'a entourer la dent condamnee avec un
soJide fi] dont l'autre bout est ensuite attache a la poignee d'une porte
qui peut s'ouvrir soudainement grace a la complicite de celui qui fait
office de dentiste. La « fee des dents» ne couronnait meme pas cet acte
de bravoure.

Un peu plus tard, les plus chanceux pourront beneficier des
services des medecins nouvellement installes dans la region.

LES RAMANCHEURS
Si l'un des travailleurs se donne un «tour de rein ", se foule un bras, se
casse une jambe, il compte generalement sur Ie ramancheur du canton
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ou sur un habile vOlsin pour se remettre « sur le piton ». Le metier
s'apprend de pere en fils. On dit que ce guerisseur a un don herite de
fa90n mysterieuse d'un grand-parent au moment de Ia mort de ce
demier. Si Ie ramancheur est Ie septieme enfant issu d'un pere, lui aussi,
septieme enfant d 'une famille, sa notoriete lui est acquise. Plus
prosai"quement, pourrions-nous penser que la science, certes
rudimentaire, se transmettait d'une generation a I'autre ...

Pour operer ses exploits, le ramancheur utilise ses mains. Dans
Ies cas de cassures, il confectionne un bandage d'ecJipses de bois qu'il
entoure ensuite d'un Iinge. Ce « platre» tres simple permet a I'os fracture
de se reformer naturellement. II n'hesite pas a fabriquer une paire de
bequilles Iorsque cela semble necessaire. Dans d'autres cas, il
recommande I'usage de cataplasmes ou de liniment bienfaiteur.

LES SAGES-FEMMES

Au tout debut du sieele, il est frequent de se retrouver devant une
femme enceinte. Tous, elle la premiere, feignent d'ignorer son etat. On
cache ces choses-Ia et Ies enfants sont attendus dans Ie secret et le
silence. Durant Ie dernier mois de la grossesse, les parents s'entendent
sur Ie prenom de leur progeniture et choisissent Ie parrain et la
marraine. Le role de ces derniers revet un caractere solennel et meme
juridique: Ie parrain et la marraine s'engagent a remplacer Ie pere et la
mere si toutefois un evenement facheux devait survenir, Ies empechant
d'eduquer l'enfant. Camme il est d'usage, il s'agit presque toujours d'un
proche parent ou encore des premiers voisins. Le bapteme du nouveau
ne doit idealement avoir lieu Ie jour meme de la naissance de I'enfant,
c'est ce que sou haite Ie c1erge.

Lorsque Ie grand jour arrive, on dispose de tout un langage pour
voiler l'evenement j « Ie temps d'acheter» annonce Ie moment de
l'accouchement. A ce moment, les enfants sont envoyes chez la voisine
ou, a tout Ie moins, on Ies eloigne de Ia maison en leur disant que les
« sauvages» ou Ia cigogne vont passer et qu'a leur retour ils auront un
petit Frere ou une petite seeur. On avertit aussitot la mere de celle qui
accouche, une tante ou une voisine pour qu'elle prenne en charge Ia
besogne domestique et qu' elle voit aux preparatifs immediats de
l'accouchement sous la supervision de la sage-femme. Tout se deroule
sans enervement. A cette epoque, Ia naissance comme la mort se deroule
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presque toujours dans la maison familiale. A cause de l'eloignement, it
arrive regulierement qu'on ne puisse pas rejoindre Ie medecin a temps.
La sage-femme joue done un role primordial.

Madame Joseph Deschamps fut l'une des premieres sages
femmes de Kiamika et madame Joseph Turgeon, nee Marie-Rose
Dravigne, fut certes la plus reconnue. Arrivee a Kiamika en 1914,
madame Turgeon mit au monde quelque cent cinquante bebes.

«On venait me cbercber de jour, de Iluit; en tout tempJ, j'aLtaiJ

vivement alL chevet de fa. maman », aJfirme.t~el1e.

Le metier de sage-femme s'apprenait par soi-meme. Plusieurs
autres femmes ont exerce, a moins grande echelle, ce metier.

LES PREMIERS MEOEClNS

Dans ces existences difficiles et dangereuses Oll la mort est une visiteuse
a la fois familihe et imprevisible et Oll les naissances se succedent au
rythme des saisons, en ]'absence de medecin residant a Kiamika, il est
n~confortantde pouvoir compter sur les medecins de la region.

II est a souligner l'assistance particuliere du docteur J. Desire
Helie de Val-Barrette qui, apartir de 1920, et ce, pendant trente-six ans,
est accouru aupres des gens malades ou encore pour mettre un enfant au
monde. En tralneau tire par les chiens, a cheval, en snowmobile, tous les
moyens de transport de l'epoque etaient utilises pour se rendre au
chevet de ses patients.

Les docteurs Toussaint Lachapelle, Oscar Godard et Albiny
Paquette ceuvrent egalement aupres de la population de Kiamika.

LOl 01HYGlENE PUBLlQJ)E

En 1886, l'Assemblee legislative vote une loi creant un Conseil
provincial d'hygiene; cette loi oblige les municipalites a etablir un
bureau local de sante. En 1915, la municipalite de Kiamika forme son
bureau d'hygiene. Les premiers officiers en poste sont Joseph Gratton,
Joseph Deschamps et Maurice Guerin. Henri Briere assume, quant a
lui, la tache d'officier executif. Le bureau a Ie pouvoir d'executer et de
faire executer la Loi d'hygiene de la province de Quebec en vigueur
depuis 1901.
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Le 2 fevrier 1925, Ie conseil municipal adopte Ie reglement 1- 25
rendant obligatoire la vaccination et la revaccination antivariolique pour
toutes personnes residant dans les limites de la municipalite.

Toute personne, sur demande de l'officier executif de l'autorite
sanitaire municipaJe, doit produire un certificat d'un medecin do.ment
quaJifie etabussant qu'eLle est vaccinee avec succes ou que la vaccination
a ete tentee sur eHe sans succes. Quiconque refuse de fournir ledit
certificat est passible d'une amende de cinq dollars. Tout medecin
donnant sciemment un faux certificat est susceptible de recevoir une
penalite de vingt dollars. Quant aux personnes incapables de payer, e1les
peuvent, en s'adressant au maire, se faire vacciner aux depens de la
municipaJite. Sont exemptes de la vaccination tous les individus qui ont
deja contracte la variole et qui peuvent Ie confirmer a la satisfaction de
I'autorite sanitaire.

LES UNITES SANITAlRES

En 1924, sous Ie gouvernement Taschereau, la Loi relative a la
tuberculose et a la mortalite infantile permet au Service provincial
d'hygiene de mettre en reuvre des moyens pour ameliorer les conditions
sanitaires. En effet, la situation est dramatique; les tuberculeux meurent
par centaine. A Kiamika, cette terrible maladie contagieuse a emporte
bon nombre de citoyens; Cyrille Poirier, Marie-Anne Deschamps,
Annette Deschamps, Jean-Marie Valiquette, Donat Larocque et
d'autres. La mortaLte infantile est egalement stupefiante. Sur la lame de
l'impitoyable faucheuse, on peut y lire: diphterie, coqueluche, oreillons,
typho"ide et petite verole.

L'annee suivante, le gouvernement du Quebec, appuye par la
fondation Rockfeller des Etats- Unis, organise un systeme d'Unites
sanitaires de comte. II s'agit d'un important service d'hygiene public en
milieu rural qui a comme mandat la prevention des maladies conta
gieuses -vaccinations- et qui fournit le service de visites d'infirmieres a
domicile.

En 1931, l'Unite sanitaire de Mont-Laurier voit le jour. La
municipalite de Kiamika en beneficiera largement, comme en fait foi un
document date du 31 mars 1932.
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Les docteurs E. Mondor et L.P. Thiboutot en sont les officiers
medicaux. Assistes des infirmieres Duval, Labrecque, Lesage et
Rodrique, I'equipe parcourt Ie comtE~ et reussit a inculquer de bonnes
habitudes de sante a toute la population.

AsSISTANCE PUBLIQ!JE

Au debut du siecle, peu de mesures sociales provinciales et federaJes ne
viennen t en aide aux gens dans la misere. La Loi constituant en
corporation I'Assistance publtque est sanctionnee. Cette loi survient
apres maintes demandes d'hommes d'affaires desireux de se regrouper
en association pour « secourir les afHiges et supprimer la mendicite ».

En 1921 est adoptee officiellement la Loi de l'Assistance publique
qui pourvoit a I'entretien des indigents ou des pauvres et des demunis
places en institution. Parce que les ressources de l'Assistance publique
ont peine a suffire aux besoins, Ie gouvernement impose en 1926 «un

droiJ de cinq pour cent <fur Ie coM de chaque rep(Uj d 'un dollar au plu.:! dervi au

pu.bLic dan<f un hotel au un redtaurant da.M !.&f cited et vilfed ». En 1929, une
nouvelle loi votee permet d'employer annuellement une somme d'un
million de dollars provenant de la vente des liqueurs alcoolisees pour
aider au maintien des institutions d'Assistance publique.

Avant 1941, toutes les municipalites regies par Ie code municipal
avaient l'obligation d'assumer une part financiere de l'ordre de 33 1/3 %
du cout d'hospitalisation de tous les indigents de la municipalite. Ce taux
passera a 15 % apartir de 1941.

A titre indicatif, citons que, dans les annees 30, il en coOte 8,25 $
par jour pour I'hospitalisation dans un hopital general j de ce cout, les
municipalites en assument 2,75 $ pour leurs residents incapables de
payer. Pour un vieillard place dans un hospice, Ie cout est de 1,65 $ par
jour; 55 cents sont a la charge de la municipalite. Les enfants de cinq a
dix-huit ans places dans les orphelinats ou dans les institutions pour
arrieres mentaux educables coutent 60 cents par jour a la municipalite et
les tuberculeux indigents residant dans un sanatorium en requierent
1,50 $ par jour. La municipalite assume egalement sa quote-part pour les
gens atteints de maladies mentales et incapables d'assumer les frais
d'internement.

11 va s'en dire que la municipalite de Kiamika aura beaucoup de
difficulte a s'acquitter de ses obligations relatives a ses citoyens dans Ie
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CABINtf DU MIN~STR'E

~UEBEC, Ie 25 mars, 1937 •

Cher Monsieur.

J1aoouae reception de
la rdsolution adoptde par le Consail
Munioipa.l du Canton de. Klam1Ica, eoncer
nan t Monsieur Ferdinand C.

Dlapr~a lee tenoos de
la 10i, les muo1c1palitds doivent venir
en-aide aux ind1gents quI sont aous leur
oontr81e. Ce n'est que dana les oa3 de
grande Mtresee, que Ie Gouvernement in
terV1ent, atln d1aider Ie Consell MUnici
pal. Je ne crais pas que eEl soit Ie cas
ohez VOWl.

Vous voudrez dono en con
sdquenoe, VOUB employer h vanlr en aide
h Monsieur C. dans la-mesure du pos-sillle.

Vauillez me oroire,

Votre bieD devoue,

Monsieur Ubald Prevost.
Seoretalre-Treaorler.

MUn1oipal1te du Canton de Rlam1ka,
Comte de Labelle .-

rj!G
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A , ,

SERVICE DES HOPITAUX D'ALIENES

Releve de Compte

K1am1ko, Cantom. Labelle

!!Jolt au SecNtam de fa Province

Compte pour ltann~e 1926-29 315. 62
IIl 11 II 1930 300 00

I' II " 1931 300 27
II " II 1932 300 00

" 11 " 1933 317 ~l

" II ~ 1934 398 75
I

" n " 1935 391 00

n II II 1936 391 00

Montant dO $2.714 45 -

Un acompte ra1sonnab1e devra nou~ ~tre

tr8l1smis dans 1e oourant du mo1s.

Le cheque en paiemul de Ce con:ple doil eire fail 11
I'o,dea de "I'HonDrrtble Tresorler Pro\'lndlll"

All cheque for payment of thi. bill mll., be mad. 10 ,he
order of "The Provlncilll Trel1!iurer".

£TAT DE COMPTE: 1937
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•A
MINISTtRE DE LA SANrt

HOTEL DU GOVERNEMENT
QtmBRC

Que'bec, le 2 d&celllbrll 1953.

Mondeur !do~ Laobapelle, "ec.-trall.,
Kiudka, oaI1tOD.
Co. Labelle. P..Q.

CC¢D.ptant sur votre cooperation, ja IlIIl 1l0uacriB,

C'ast A <tire quI il 1l 1egit d.e VOII oroprell mnlAd"s
et indigents at, 00IIIllIIl 1 l eids <;.U9 VOull dewz leur fournir B eta
r'eduite d.e 33 et un t1.erll pour osnt A 15%, VOUB seree BBIISB bon
de voua conformer ~ 18 10i' et de 1lO\lB presenter dans le plull

court delai possible un rllgle.ment ds catte af'fe ira •

I 619

1~1L-I
Michael L. GuiJIlont /7- L,'
Colleoteur Speoial

Votre tout devone,

B!I egtente en dglevQt tie dette.

Honsieur,

VOUB tlWZ presenteIIlllnt dsvant VOUll Ie compte
courant dllHlllistllncs publiqve lXlur la perioda du ler ootobre
1952 au 31 I18I'S 1953, ae total1:1ant A'la SOIllIIlll de $ 4!J7.'JJ3
qui reprellente votre contribution i'l 11aid.e rownie par la
Province au:< malades indigents de la munioipal1te de namna
canton.

~~

/'1<IV
~ Dott. "t"l1"-

llllli,tanoe pabl!qne,-. 4!J7.28
Ho,llp. dell &llanas' • 1,586.66

Total1- • 2,053.94

5-2.749



besoin. EUe revendique l'aide du gouvernement, mais la reponse de ce
dernier n'est pas toujours a la hauteur des attentes.

Des etats de compte nous revelent que les comptes s'accumu
laient. A preuve, ce document de 1937 du service des hopitaux d'alienes.

A partir du 1er janvier 1945, la pension des aJienes est a la charge
totale du gouvernement. Ce n'est qu'en 1953, apres de pressants avis,
que la municipalite s'acquittera de ses dettes envers Ie ministere de la
Sante.

Les annees 30 sont particulierement eprouvantes pour une
grande majorite de la population. La crise economique est ressentie par
tous. Devant I'ampleur de la misere, Ie gouvernement introduit une
legislation, en 1931, qui prevoit l'octroi de «secours direct» pour
l'alimentation, l'habillement, Ie combustible et Ie loyer des indigents.
Une partie des subsides votes a ce chapitre est envoyee aux
municipaJites ruraJes qui en ont besoin.

La crise economique obligera Ie gouvernement Taschereau a
prendre position face aux mesur.es sociales deficientes. C'est ainsi qu'en
1933, la Commission d'assurances sociales de Quebec recommande
diverses solutions relatives a l'adoption, aux orphelinats, a l'allocation
aux meres necessiteuses, a l'aUocation familiale, a l'assurance du vieil
age, a l'assurance-chomage et a l'assurance-maladie-invalidite. Ce
rapport marque une date capitale, car maintes mesures subsequentes
viendront en droite ligne de ses recommandations. Deja en 1936, apres
Ie gouvernement federal et la majorite des autres gouvernements
provinciaux, Ie gouvernement du Quebec adopte la Loi des pensions de
vieillesse de Quebec.

MINISTERE DE IA SANTE (1936)
Le gouvernement Duplessis, arnvant au pouvoir en aout 1936, cree un
ministere de la Sante. Le docteur Albiny Paquette, medecin de Mont
Launer, en est le titulaire et Ie docteur Jean Gregoire est nomme sous
ministre. Le budget de la sante sous Ie gouvernement de I'U nion
nationaJe est passe de 7 millions a 55 millions. Tout un programme de
construction et d'agrandissement d'hopitaux est realise. Le premier
hopital de Mont-Laurier aura vu Ie jour avant l'accession de Duplessis
au pouvoir. En effet, c'est en janvier 1936 que, bien modestement, Ie
docteur Gustave Roy ouvre un hopital de fortune a l'hospice-orphelinat
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Sainte-Anne. Apres quatorze annees d'operation, le centre est devenu
insuffisant pour desservir la population de la region. C'est ainsi qu'en
1950 ouvre I'hopital Notre-Dame-de-Sainte-Croix qui pouvait, a
l'epoque, accueillir une centaine de patients.

Sous Ie regime de Duplessis, des sanatoriums uitramodernes
voient Ie jour. La lutte antituberculeuse va bon train. La Loi de 1946
rend l'hospitalisation gratuite pour tous les tuberculeux indigents. En
pratique, elJe la rendait gratuite pour presque tous les tuberculeux.

Une offensive est menee contre les maladies mentales. On tente
de dissiper Ie prejuge qui faisait considerer ces maladies comme une
tare, une sorte de honte. Le gouvernement Duplessis a commence par
supprimer Ie mot pejoratif d'aJiene. On parlera dorenavant de maladies
mentales.

AsSURANCE-HOSPITALISATION,

ASSURANCE-MALAOlE ET CLSC
Deja en 1943, a la suite d'une vaste enquete sur l'etat du systeme de
sante au Quebec, l'E-tat institue une Commission qui a comme mandat
de preparer un plan universel d'assurance-maladie. Cannee suivante, Ie
gouvernement de Maurice Duplessis s'empressera de dissoudre la
Commission.

En 1958, Ie gouvernement federal adopte Ie programme national
et universe! d'assurance-hospitalisation it frais partage avec les
prOVlnces.

En 1966 a lieu l'adoption par Ie gouvernement federal du regime
national et universel d'assurance-maladie, un programme a frais partage.

En 1970, le gouvernement de Robert Bourassa, it la suite des
recommandations de la Commission Castonguay-Nepveu adopte Ie
regime universel d'assurance-maladie, puis reorganise Ie systeme de
dispension des services de sante et de services sociaux, ce qui se traduit
par la creation. en 1971) du ministere des Affaires sociales et par
I'introduction de la Loi sur les services de sante et les services sociaux
loi 65-. On met sur pied les centres locaux des services communautaires
-CLSC- et on cree les conseils regionaux de la sante et des services
sociaux-CRSSS-.

En 1972, Ie CLSe des Hautes-Laurentides est operationnel et
dessert une vingtaine de municipalites de la Haute-Lievre, y compris la
municipalite de Kiamika.
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Le 6 septembre 1977, la municipalite sollicite la commission
scolaire Pierre-Neveu afin d'obtenir des locaux de l'ancienne residence

des soeurs pour y installer une clinique medicale sous la responsabilite
du CLSe. Un montant de 1 100 $ est vote pour l'achat d'equipement
necessaire au bon fonctionnement de la salle d'examens.

A la fin de l'annee 1996, Ie CLSC des Hautes-Laurentides avise
la municipalite de Kiamika qu'il mettra fin a sa clinique medicale pour
personnes agees l etant donne la baisse de clientele. Le service aura dure
pres de vingt ans.

LES FINS DERNIERES ET
LES RITES FUNERAlRES

LA « DONATION»

Nos ancetres d'alors songeaient de bonne heure a une semi- retraite et

cela meme a un age qui, de nos jours, serait considere encore jeune. Les
anciens avaient l'habitude de ceder leurs biens materiels assez tot, soit
aux environs de la cinquantaine, moyennant la garantie de pouvoir
continuer a vivre sur les lieux en toute quietude.

Le moment venu, Ie cultivateur consulte longuement sa femme,
parfois Ie cure de la paroisse et Ie donataire, Ie plus souvent son fils alne,
avant de conclure l'entente qui sera ratifiee par un acte notarie. En
retour, Ie fils ainsi privilegie a 1'obligation d'assurer, quoi qu'il advienne,
Ie couvert, Ie gl:te et Ie bien-etre a son pere, et aussi Ie cas echeant a sa
conjointe, et ce, jusqu 'a la fin de leurs jours. Cette coutume offre
beaucou p de securite au fils alne qui se sent fort motive, sachant que la
terre lui appartiendra un jour.

Les belles terres de Kiamika se sont transmises ainsi de pere en
fas. La donation s'effectue habitueUement sans heurt. La tradition veut
que Ie fils alne continue Ie travail du pere. Les autres fils savent depuis
toujours qu'ils auront a defricher, a exploiter une nouvelle concession ou
encore a acheter une autre terre. Quant aux fiUes de la maison, elles sont
ecartees de ce processus; leur destin les amenera a suivre un mari,

ailleurs.
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iE TESTAMENT
Lexpression des demieres volontes pouvait legalement etre faite sous la
forme dite « olographe ». Dans ce cas, Ie testateur redige tout seul et de
sa main propre ses ultimes desirs devant etre realises apres sa mort et
devait, par la suite, cacher son precieux document en lieu sur pour qu'il
soit a l'abri de toute indiscretion. Encore fallait-il trouver Ie testament

apres son depart definitif...
Plus souvent, nos ancetres faisaient des testaments «authen

tiques» devant notaire et temoins. C'est evidemment la forme la plus
sure d'une donation precise aux herit1ers choisis d'avance. A l'abri
d'alterations, de substitutions ou encore de destruction, Ie precieux
document est garde, en chambre forte, chez Ie notaire.

Voici done, comme se presentait pour la posterite et les heritiers
les testaments d'epoque.

80-6809

L~ 25 aoOt 1941

Tea tamcnt

per

Edouard St-Jean.

L'~l mil neuf cent querente ot un, le vlngt-clnq aoOt.

Devant J .M.L'Allisr, "ou~elsne Hotaire pour le provin

ce de ~u~b9c, l'~3icJant tit pratiquant h Mont-Laurier;

J,t ell presence ectuelle de Alfred Chartrand, n,archand

de Uont-Leurlar.-------------------------------------

Clt de Denle Pollorln, comptoble de Mont-Lelll'ier.-----

taus cleu:.: tt',molns rsqule aur f ins des preeentes et le(;s-

lament capeblas.------------------------- _

------------------- ;; A COi"J!ARU ;; ------------------

Edouarrl St-Joan. bourGeois de St-Gerard.--------------

Lequel aLant. saln d'asprlt. memoire, JugemonL et ontsn

dement sinsi qu'11 a pliru aur alts notalre et tomolns

:a fait et <llcte eon testament cOlUms eult, au <lit notnl

1le en pr6ssnoe rlee dl te tamoins:--------------------- __

DEBUT DU TESTAMENT DE EDOUARD SAINT-JEAN.

Des Ie debut du recit des dernieres volontes, il n'est pas rare d'y
trouver une solennelle profession de foi:

jt «Comme chretien et cathoLique, je recommanoe mon ame aDieu et Le
duppLie oe me/aire miJericoroe.

2t Je vellX et ordol1ne que med juAed oetted d(1ient payeed et m.&f tortd, d[

aucun de trouve, repar& par mon e.:l.ecuteur tedtamentaire... J>
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Je donne at Hlr,ue a me 9 six enfente, Oslas st-Je'an.Hono--

rius St-Jcan.nector 3t-Jean. Joseph-Edouard St-Jean,

Oscar ot-Jean et Dame Aurore St-Jean, epouse de Ubald

Provost, tout Itargent en Banque, aURent prQto sur hypo

thequea ou sur billets I creanccs quelconques que je de

,laisserai et qui cornposeront ma succession a It instant

de mon d6cbe.------------------------------ ,

~e donne at J~gue 6 Osias 3t-Jean. Joseph-Edouord 3t-

Jean et Osoar St-Jean, le reste de mos biens. pour se

les partaf,er en part egale.---,-- entr'eux.----------- '

l;i!::::! onfants dovront s I entendre a I' Amiable et sane

discussion, se souvenont que leur p~re voulalt ltaccord.

Je nomme Osias st-Jean mon exeouteur testamentaire at ,

je me desaisls entre sea mains ue tous He s blens A
I

l'instant de mon deo~e; ses fon,tions et devoirs devro~t

se prolongar au dele de Itan et jour, Jusqu'au parfait I_

t I
rQglement de rna succession; il ne sora pas tenu de f _

faire inventairc ni de donner caution; il devra stentf:ln~

dre avec ses freres et soeur, quant au partage ~ @tre

fait.-------------leur rendre ±&~- compte de sa ~estio~.

I-Ion di t exeouteur testomentalre pourvoira a me s ohsll

,ques et funerailles convenablement, il me flera dire,

dans las trois mois qui Ruivront mon d6o~8, tlrente messes

:Gregoriennes pour le repos de mnn eme; 11 devra toute-
I

fois, on premier lieu, payer mes dettes, at oe, ¥8ftS--

~ovant tout partage. -Le montan t dss d ettes ot des d~bour:-
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,s6s a 8tre faits, lars de man d'c~s. devra ~ ~tre support~

: \
!ee;alementp par mes six enfan ts .-- --------- -------- -----

:Cs fut ainsi fei t st diote par le t estateur au d it J .!.t.:

iL'All1ar. en presence dOB temoins sus-nolMl~a et on pre
I
Isence des m6m.ss temoins. lu par le notaire au tostaltteur:

,qui a declare canprendre tout et y perseverer oomma oon':'
I

Itenant ses dernieres volonte9. ------------------------ .

j:: DON'l' J\c'n.: : :-Fait et passe a l,lont-Laurier, en lt6tu-1

loe au Notaire souaaigne. les jour, mois et an BUBdita.
I
[SOUR le num~ro six mille huit cant neuf de son repertoire
I
iet apr~s leoture faite, oomma susdit, ls testateur a

ld~clere no sevoir signer, de ce enquia par le di t notai~

Ire, en pr~sonue de~ t~moins, lesquels ont signe, evec

110 noteire et Eln presence les uns des autres et du di t
I
Itestateur.-------------------------------------------
I
:Deux mots reyes nuls.
I
I
I
I

SUITE DU TESTAMENT DE eDOUARD SAINT-JEAN.
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Le testateur exprime ses volontes quant a ses funeraiHes et a sa
sepulture et n'hesite pas a ecrire Ie nombre de messes chantees qu'iJ
souhaite pour Ie repos de son arne.

Toutes ces preoccupations au caractere quelque peu mystique
reglees, Ie donateur procedait a la distribu tion de ses biens materiels.

TREPAS

Tous les preambules materiels et legaux etant dument completes, on
pouvait poursuivre allegrement sa vie et attendre I'ultime depart.

La mort apprehendee d'un proche declenchait dans notre
paroisse, comme dans toutes les campagnes d'antan, un admirable
mouvement de solidarite et de compassion.

Sans tarder, un fils ou un voisin file a vive allure vers Ie
presbytere pour aller chercher Ie cure afin qu'il administre I'extreme
onction, les derniers sacrements, al'agonisant.

Arrive sur les lieux, Ie pretre s'entretient seul a seul avec celui

qui s'apprete a faire Ie « grand pas ». I.e malade doit done passer par une
sene de prariques religieuses telles que la confession generale des fautes
passees, Ja promesse de ne plus recommencer, la remission solennelle des
peches, J'absolution et la penitence symbolique, la benediction,
I'aspersion a l'eau benite, I'onction avec des huiles et enfin des hymnes
de circonstances : « Partez de ce monde, ame chretienne... »

Le passage de la vie au trepas ne s'efEectuait pas toujours
rapidement. Si Ie moribond hesitait encore a mourir, Ie pretre revenait

chaque Eois que la situation devenait critique.

Lorsque enfin la mort survient, un des anciens entame une
derniere priere, ferme les paupieres du defunt et l'asperge d'eau benite.
A l'instant meme, on arrete les horloges pour bien marquer Ie moment
precis de la mort et quelqu'un d'autre s'occupe de fermer Ie piano ou
l'harmonium et de ranger tous Jes instruments de musique, s'il y a lieu.

Un grand silence dans J'entourage de la depouille est de rigueur en guise
de respect; s'il faut absolument parler, on doit Ie faire avoix tres basse et
seulement pour des choses essenrielles, vOlre urgentes.
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EXPOSITION DU MORT

Sans tarder, on met en branle les preparatifs pour I' exposition et les
funerailles du disparu. On procede a la toilette du trepasse: on Ie rase, Je
lave, Ie peigne et on lui revet ses plus beaux habits. C'est habituellement
un voisin ou un proche qui effectue cette tache. Tour a tour, les hommes
du debut du siecle ont ete, pour ainsi dire, preposes a de telles fonctions.
Apres Ie toilettage, Ie defunt est place sur de larges planches montees sur
les treteaux, d'OU I'expression «un mort sur les planches ». Genera
lement, I'exposition de la depouille mortelle a lieu dans la piece
principale de la maison, Ie salon ou la « grande chambre», d'ordinaire
reservee aux grands evenements. L'exposition d'un adulte dure deux,
trois, parfois quatre jours, tandis que I'exposition d'un bebe ne dure que
quelques heures.

II reste ensuite a commander Je cercueil. Au magasin general de
Napoleon Charette, dans les annees 20, on pouvait se procurer des
cercueils; en absence de cercueil de bonne grandeur, le menuisier en
confectionnait. On installe en suite un crepe it. la porte centrale. Si ce
ruban est tout noir, cela indique le deces d'une personne d'un certain
age; un crepe noir et blanc est accroche lors de la mort d'un jeune adulte
et enfm un tout blanc signifie Ie deces d'un jeune enfant.

Ensuite on recherche et prepare vivement des vetements noirs
pour les dames, et des brassards en crepe noir, des cravates et des bas
noirs pour Jes hommes. « Porter Ie deuil» durait quelque temps.
L'homme ou la femme porte deux ans de grand deuil pour la mort de son
conjoint. Pour Ie deces d'un frere ou d'une sceur, six mois de deui! sont
requis et la perte des parents est soulignee par Ie port de vetements de
grand deuil pendant au moins une annee. Les dames rangent leur baton
de rouge a levres pour Ie temps du deui!.

Alertes par les messages personnels ou encore par les
telegrammes pour les personnes eloignees, les visiteurs commencent a
arriver pour rendre une «derniere visite» a la personne decedee. On
procede alors a des prieres en groupe; des chapelets sont recites aux
heures.

Pendant ce temps, a Ja cuisine, les femmes de Ja maison aidees de
parentes ou de voisines fricotent les plats necessaires pour apaiser
j'appetit des visiteurs. Comme la nuit on «veiUe Ie mort », la cuisine reste
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LES FUNERAILLES

LE CHARNIER AL'ENTR~E DU CIMETIERE.

I ICHAPITRE6:ZS I

o:J'irai fa. voir WI jour
au eiel, (Jan,} fa. patrie
Oui,j'irai voir Jt[arie
rna jou et mon amour... »

Le jour des funerailles, le corps est depose dans Ie cercueil. La coutume
d'alors veut que le couverde ne soit pas doue dans la maison, mais a
quelques arpents plus Join.

Le cortege se dirige ensuite vers l'eglise 00 attend, sur le parvis,
Ie pretre. La depouilie mortelle est portee par quatre ou six hommes pres
de la balustrade 00 on l'enveloppe d'un drap noir et I'entoure de six
grands cierges. Leglise est paree pour l'occasion de draperies molettes
ou noires. Une messe traditionnelle en latin est celebree et la ceremonie
se termine par des cantiques tristes executes par les chantres:

Au son du glas, les gens endeuilles et les sympathisants quittent
I'eglise. On procede ensuite a l'inhumation. Le cimetiere etait, et est
toujours, situe tout a cote de l'eglise. Si, par malheur, Ie deces survient
en plein hiver, on conserve, dans Ie charnier, le corps du disparu
jusqu'au printemps. Lorsque Ie temps plus clement arrive, Ie cure, de
concert avec les families eprouvees, des voisins et Ie fossoyeur, organise
la corvee de l'inhumation des morts de l'hiver.

ouverte et un reveillon de circonstance, compose habituellement de
sandwichs, est servi.

UNE PARTIE DU CIMETIERE.



L'ENTREPRISE DES POMPES FUNEBRES

Ce n'est qu'en 1925 que Ie cure Adelard Fauteux achete pour la
municipalite de Kiamika un corbillard et des ornements noirs de
chambre mortuaire; Ie tout etait fabrique a- Saint-Benoit par la maison
Latour. Le corbillard a- chevaux, bien que modeste, repond au besoin du
milieu. Sur roues en ete, on l'adapte sur une « sleight" ou un traineau
l'hiver venu.

Le cure Fauteux possedait sur la ferme de l'eglise deux beaux
chevaux noirs de circonstance qu'il prete a- la famille eprouvee. A partir
de 1926, Joseph-Aime Turgeon deviendra I'homme de cour et
s'occupera des deces.

Vers 1936, Achille Bisaillon achete du cure Fauteux tout
l'equipement relatif au deces et, en 1940, il vendra Ie tout a son Frere
Firmin.

C'est en 1942 que Leopold Suppere acquiert l'equipement de
pompes funebres. Au deuxieme etage de sa maison sont gardes les
cercueils d'enfants et d'adultes. Ces derniers sont fabriques localement a
la boutique Bisaillon, et Berthe, 1'epouse de Leopold, peaufine l'interieur
et l'exterieur du cercueil. Les premiers arrangements mortuaires sous la
direction de Leopold Suppere ont ete faits pour Pierrette Lacasse, rule
de Mathias.

La preparation du defunt est tres rudimentaire. On ne parle pas
d'embaumement a- l'epoque. Ce n'est qu'en 1945, lors du deces de Roger
Suppere J frere de Leopold, qu'a lieu Ie premier embaumement it

Kiamika. Pour l'occasion, Achille Ouellette, entrepreneur funeraire de
Mont-Laurier, muni d'un equipement portatif, fait Ie travail necessaire it
la maison.

En 1947, Leopold Suppere achete un petit camion et modale Ie
corbillard pour Ie placer dans l'arriere du carnion et, en 1952, il achete
une fourgonnette afin de transporter les cadavres it Mont- Laurier pour
l'embaumement et les ramener it leur domicile. A cette epoque,
l'exposition du defunt se fait toujours ala maison.

En 1955, Leopold Suppere guitte Kiamika et s'installe a Labelle
ou il continue it exercer sa profession. Depuis ce jour, ]'entreprise
funeraire Achille Ouellette offre ses services it la population de Kiamika.
Plus recemment, COFUB, cooperative funeraire, offre egalement ce
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LES REMONTANTES
L'idee de preparer un buffet apres les funerailles a pris naissance en 1973
Jors du deces de Mme Gertrude Saint-Jean.

Des femmes de la communaute s'organisent et forment un comite
dont Ie principal objectif est d'apporter un soutien moral a la famille
eprouvee par la perte d'un etre cher. Le premier buffet est servi Ie 13 mai
1973.

Autour d'une table bien dressee, parents et amis fraterrusent. C'est
un moment privilegie pour revoir des proches depuis trop longtemps
absents. A la memoue du defunt, on leve un verre et pendant ce moment
choisi, la douleur semble moins vive et la vie reprend son COlifS.

Les differentes responsables qui se sont succede au cours des
annees sont Mariette Saint-Jean, Diana Lacasse, Therese Filion, Rita

Valiquette, Adeline Nantel et
Delisca Boivin.

En 1990, elles Se donnent Ie
nom « les Remontantes ». Depuis sa
fondation, plusieurs benevoles

I viennent preter main forte a ce
comite. C'est avec enthousiasme et
ern pressement q u'elles se joignent
audit comite.

Depuis quelques annees,
elles se voient confier l'organisation
de buffets lors de festivites et d'eve
nements speciaux.

service. L'exposition des morts ne se fait desormais plus dans les
maisons, mais dans un salon mortuaire, a Mont-Laurier. La salle
municipale de Kiamika a, a I'occasion, servi de salon funeraire, entre
autres lors des deces de Robert Valiquette et de Henri Morin.

La mort, dans les campagnes, suscitait tout un emoi. La vie
quotidienne, pour tous, se ponctuait de visites au defunt; meme les
enfants fn§quentant l'ecole avaient, pour quelques heures, conge de
cours pour alIer « prier au corps» lorsqu 'une personne du village
decedait, et les services funebres, meme les plus humbles, attiraient
toujours une nombreuse assistance a l'eglise.

LES DIFF~RENTES RESPONSABLES DES REMONTANTES.

AD~L1NE NANTEL, MARIETTE SAINT-JEAN, THER~SE FILION, DIANA

LACASSE ET D~L1SCA BOIVIN, N'APPARAiT PAS SUR LA PHOTO RITA

VALIQUETTE.
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LES LOISIRS

ES LOISIRS O'ANTAN

La vie tres accaparante qu'ont connue nos ancetres

lors de leur etablissement dans notre contree a la fin du

XIxe siecle laisse peu de place aux loisirs, mais il ne faut

pas croire pour autant que nos and~tres n'aimaient pas « teter».

A propos de tout et de rien, les familles se reunissent. Les
"veilJees" connaissent leur temps fort durant ['hiver alors que la vie est

au ralenti. De]este de son travail, on en profite pour visiter la parente et

renouer des liens.

A l'occasion des fetes, on va de veillee en veiJlee, et ce, du 24

decembre jusqu'a la Fete des Rois. La veillee rassemble beaucoup de

personnes puisque les familIes sont nombreuses: 8, 10, 12 enfants. Mais
peu importe: plus il y a de monde, plus grande sera la fete. A l'arrivee

des visiteurs, l'homme de la maison offre un «p'tit verre ", habituel
lement du gros gin. Rapidement, les hommes se rassemblent dans la

grande salle y discutant du quotidien et de politique bien sur; plus on

augmente Ie nombre de verres, plus Ie ton monte. Les femmes dans la

cuisine s'entretiennent de courtepointes, de couture et des nouvelles de
la region. Les enfants s'amusent dans Ie haut de la maison.

Quand la jasette est terminee, on sort Ie violon, la guitare, la

guimbarde, la musique a bouche, les cuiHeres, et on s'installe au piano
s'il y a lieu. On couche les enfants, et la, la fete commence. Les reels se
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UN DES PASSE-TEMPS DU BON VIEUX TEMPS; LE TIR
AU POIGNET. ZACHAR IE MARTEL, RODRIGUE
LACASSE ET DELPH IS lACASSE.

succedant, on tape du pied et on y danse des sets carres, des gigues et

des valses de fa~on ininterrompue. De temps en temps, une bonne

chanson a repondre. Ceux qui ne sont pas interesses par la danse jouent

aux cartes dans un coin un peu moins bruyant et d'autres se racontent

des histoires. De grands eclats de rire fusent de partout. Vers minuit, les
femmes preparent Ie reveillon. C'est Ie ventre bien plein et la tete

remplie de chansons et de musique que les visiteurs quittent au petit

matin les lieux de rejouissance tout en revant deja a la prochaine veillee.

Le mardi-gras, il est de coutume de se deguiser. C'est Ie visage

masque que les « mardi-gras » vont de porte en porte, dansant, mangeant

et buvant. C'est sous Ie signe de la bonne humeur que tout se deroule.

La fete de la Saint.Jean, la fete de Sainte-Catherine, la fete de

Paques, Ie temps des sucres, les noces, les baptemes etaient des

occasions priviJegiees pour festoyer.

Les rencontres sociales au sein de diffe

rents organismes de la place: Ie Cercle agricole,

les Dames de Sainte-Anne, Ie Cercle des fer

mihes ..., sont d'autres occasions qui permettent a
plusieurs de sortir de la maison et de rencontrer

les parents, les voisins et les amis. Il ne faut pas

oublier les rencontres sur Ie perron de l'eglise
apres la messe du dimanche...

Avec peu, on faisait beaucoup, comparati
vement a aujourd'hui ou les loisirs sont beaucoup

plus diversifies et organises. Al'epoque, durant la

saison d'hiver, les enfants jouent beaucoup

dehors. On skie dans la montagne ou dans Ie

champ pres de chez- soi, on glisse en tralneau, on

patine sur Ie lac ou la riviere, on attele les chiens,
on cree des forts, on realise des bonhommes de
neige, on saute dans la tasserie de foin ... Mme

Alice Saint-Jean me raconte que lorsqu'elle etait

jeune, elle alJait patiner sur la riviere sous Ie pont couvert du village.
Durant rete, les loisirs des enfants consistent a jouer a la balle a main

nue, a la cachette, au docteur, a la poupee ... Les enfants ingenieux
s'inventent toutes sortes de jeux. La baignade et ]a peChe sont des
activites courantes.
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L'INAUGURATION DE LA BIBLlOTH~QUE EN 1972. ON PEUT APERCEVOIR

PARMI CES PERSONNES: LIONEL RACINE, RAYMOND MEILLEUR, LUCIEN

LEGAULT, ALBERT DiOnE. DENIS BISAILLON.

Dans les annees 50, la troupe de theatre de varietes de Montreal,
sous la direction de Jean Grimaldi, est venue offrir un spectacle tres
diversifiant it la salle paroissiale du temps. Inutile de signaler qu'en
absence de television, beaucoup de gens s'etaient deplaces pour assister
it cette representation. Certains en conservent un agreable souvenir.

L'arrivee de la television, vers l'annee 1955, agrementera
passablement la vie des citoyens.

LES LOISIRS CULTURELS
LA BIBLIOTHEQ!}E MUNICIPALE - 2S ANS EN 1997

La Bibliotheque centrale de pret de 1'0utaouais invite les conseillers
municipaux it etudier la possibilite de fonder une bibliotheque publique
gratuite it Kiamika moyennant une contribution minimale de la part de
la municipalite. Cet organisme collabore avec la Commission et Ie
Service des Bibliotheques publiques du Quebec et rec;oit un appui
financier du ministere des Affaires culturelles. Le conseil municipal
mandate alors Ie cure Lionel Racine pour s'occuper du dossier et pour
prendre les informations necessaires avant la prise de decision finale.

Le 21 septembre 1972, une convention est signee avec la
Bibliotheque centrale de prets de l'Outaouais inc. pour l'etablissement
d'une bibliotheque publique dans la municipalite. On procedera it

I'ouverture officielle de ceHe-ci en octobre.
Denise Belanger, religieuse, sera la premiere a en assumer

la responsabilite. Le conseil
municipal designe Ie cure Lionel
Racine a titre de representant
municipal au sein de la Biblio
theque centrale, celui-ci ayant
effectue les demarches pour I'im
plantation du service.

ant par la suite assume la
responsabilite de la bibliotheque,
Mariette Saint·Jean, Lise Arbour,
Josee Lacasse, Ute Biermann,
Anne-Marie Orreindy, Guylaine
Provost et Edith Beaudry.
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LES COMlODIENS D'UNE PIECE DE THlOATRE PRtSENTtE DANS LE CADRE DES

ATELIERS SOCIAUX·CULTURELS. CES JEUNES tTAIENT SOUS LA SUPERVISION

DE MICHEL SAINT-JEAN.

Au cours de l'annee 1975-76, la bibliotheque se distingue avec
l'obtention du deuxieme plus haut taux de prHs parmi les soixante-neuf
bibliotheques affiliees a la Centrale.

A partir du 1er janvier 1986, Ie service sera affilie a la Biblio
theque centrale de prets des Laurentides.

En 1990, I'octroi d'une subvention provinciale permet
l'agrandissement des locaux de la bibliotheque et Ie changement du
mobilier. Le service «internet» sera installe au debut de I'annee 1998
offrant ainsi aux usagers de voyager dans Ie monde entier...

LA «GANG A FANAL» ~ 1978-1984
Un groupe de jeunes du vil
lage, desireux de sloccuper et
de se distraire, decident de
former, en 1978, une troupe de
theatre. A ses debuts, l'equipe
est composee de Pauline
Dumas, Alain, Paulette et
Suzanne Lefebvre, Louise
Meilleur et Michel Saint-Jean.

La troupe presentera
diverses pieces, mais les deux
principales furent: «Le coup
de l'etrier}) de Marcel Dube et
«Aurore ne peut tenir sa lan
gue» ecrite par un groupe
d'etudiants de la polyvalen te
Saint-Joseph.

La troupe mettra fin ases activites en 1984.

DES ARTISTES DE CHEZ NOUS
Plusieurs personnes de Kiamika jouissent de talents dans Ie domaine
artistique, que ce soit pour la peinture, l'aquarelle, la decoration
interieure, Ie travail du verre, la confection de bijoux... Pour plusieurs
d'entre eux, c'est un loisir. En musique, plusieurs savaient agrementer
soirees recdatives, festivals, carnavals, noces ... Qui ne se souvient pas
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NICOLE BRIERE

de Herve et Jean-Claude Valiquette; de l'orchestre Valiquette compose
de Lorenzo, Gaston, Hermann, Gilles et GaHan Valiquette et de Denis
Boisclair; de Real Valiquette, Georges Racine et son epouse, Adelmar
Cyr, «Pit}) Arbic, Richard Saint-Aubin et Richard Jacques; de
Jacques, Ronald, Christian et Marc Valiquette; de Rejean, Daniel et
Alain Valiquette, Louise Saint-Jean, Rene Richard, Alain Lefebvre.

Les violonistes Ernest Lefebvre et Zotique Boudrias, Ie guitariste
Conrad Dumas et plusieurs autres comptent parmi nos music Lens.
Laccordeoniste Fran<;ois Lacasse savait agrementer les soirees de l'Age
d'or.

Dans les annees 60, Ie guitariste Leandre Racine, le fils de
Georges, a fait partie des C( Excentriques », un groupe a- la chevelure rose
qui a fait une carriere internationale. On se souvient de leur chanson
fetiche C( Fume, fume, fume, fais de la fumee » ••• Ce groupe s'est produit
en chantant en premiere partie lors du spectacle des Rolling Stones a
l'Olympia de Paris.

Certains de nos artistes se sont demarques, c'est le cas de Nicole
Briere et de Esthel Grenier.

Nicole Briere est nee a Kiamika Ie
30 avril 1943. Elle est Ja rule de Fernand
Briere et de Yvonne Grenier et demeure
presentement a Quebec. Elle fera une
premiere carriere dans Ie domaine de la
radio et de la television. Elle travaillera a
Mont-Laur·ier. a Hull et a Quebec. Elle a
He Ja premiere femme annonceur au poste
de radio CKML de Mont·Laurier en 1963
et 1964. En 1980, elle entreprend une
seconde carriere dans les arts. Elle obtien-
dra un baccalaureat en arts plastiques.

Nicole demontre beaucoup de creativite dans la peinture et dans les
sculptures qu'elle produit. Elle a participe a- quelques expositions dans la
ville de Quebec. Ses sculptures sont exposees a- la Galerie Estampe-Plus
de Quebec.

Esthel Grenier est nee a Kiamika en 1924. Elle est la fille de
Jean-Baptiste Grenier et de Rose-Anna Saint-Aubin qui sont arrives au
lac Grenier -chez Turpin aujourd'hui- vers 1913. Esthel compte parmi
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ses freres et sceurs: Adrienne, Gabrielle, Annette,
Jean-Paul, Leo, Yvonne, Therese, Gerard, Oscar,
Antonia, Gisele, Sarah, Henriette, Gaston, Paullne
et lYladeleine. Esthel s'est mariee a Robert Allard et
demeure aujourd'hui a Laval.

Apres avoir exerce sa creativite dans Ie
domaine de la haute couture, en 1972, eUe s'oriente
vers la peinture. Elle peint des natures mortes, des
figures, des fleurs j elle est particulierement douee
dans l'execution de toiles representant des paysages
quebecois. Ses toiles se retrouvent dans de

nombreuses collections privees au Canada, aux ESTHELGRENIER

Etats-Unis, en France et en Belgique. A six reprlses,
entre 1980 et 1990, elle a fait des expositions solo a Laval, Sainte
Therese, Saint-Eustache, Saint-Jerome et a participe a neuf reprises a
des expositions de groupe entre 1976 et 1990.

LES LOISIRS SPORTIFS

LE BASEBALL

UN CLUB DE BALLE DE L't;POQUE.

Deja, vers I'annee 1925, un club de balle existe a Kiamika. Les
Hermenegilde Valiquette, 2ick Bourdon, Osias Saint-Jean, Ie lanceur
Romuald Prevost et plusieurs autres rivaliseront contre des joueurs de
Ferme-Neuve. A cette

epoque, il fallait Ie faire:
partir dans une carriole

tirE~e par les chevaux de
Edouard Saint-Jean pour
aJler livrer une partie ami
cale sur une telle dlstance ...

Au cours des decen
nies 1930 it 1950, Ie sport Je

plus pratique etait sans
doute la balle-molle.
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DES JOUEURS DE BASEBALL VERS 1940.

LE CLUB DE BALLE·MOLLE DE KIAMIKA EN 1945.
1£RE RANGEE: PALMA PARADIS, ROMUALD BEZEAU, CHARLES

DionE, GERARD BEZEAU, GONZAGUE FILION.
:2 1£ME RANGEE: GERARD SAINT-JEAN, GILBERT SAINT-JEAN,

RAYMOND LAZURE ET JEAN-PAUL PREVOST.

Vers la fin des annees 40, debut des annees 50, Ia Ligue de Ia
Lievre -ligue de baseball- voit Ie jour. Ferme-Neuve, Mont-Laurier,
Kiamika, Val-Barrette, Lac-des-Ecorces, Lac-Saguay et Notre-Dame
de-Pontmain rivaliseront afin de remporter Ie championnat. Le receveur
Jean-Paul Prevost, les lanceurs Andre Lacasse, Georges Cadieux, Ie
1er but Gerard Saint-Jean, Ie 2e but Gilbert Saint-Jean, Ie 3e but Pierre
Martel, J'arret-court Fernand Lachaine, les voltigeurs Guy Prevost,
Maurice Daoust, Julien Dumas et Romuald Bezeau joueront pour
l'equipe de Kiamika. La ligue fonctionnera environ cinq annees.

En 1960, on assiste a Ja tormation de Ia Ligue laurentienne de
baseball Kiamika y sera represente regulierement au caurs des dix
premieres annees et cvoluera contre des equipes de Val-Barrette, Lac
du-Cerf et Notre-Dame-de- Pontmain. Plusieurs joueurs habitant it

Kiamika se sont succede au sein de la formation locale durant ces
annees. Les Lacasse, Valiquette, Saint-Jean, Prevost et autres ont tour a
tour tenu Ie flambeau bien haut.

Vers 1970, Ie terrain de baseball sera amenage it l'arriere du
couvcnt au village. Auparavant, Ies joueurs evoluaient sur des terrains
situes chez Herve Lai-leur -lot 15 du rang 6- et chez Gaston Saint-Louis,
a l'arriere de l'hotel .lot 18 du rang 7-.
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Au debut des annees 1970,
les Bertrand, Brisebois, Caouette,
Chaput, Laterreur, Piche, Saint
Jean et quelques autres forment Ie
club de Kiamika.

En 1971, Kiamika perd son
club de baseball. La majorite des
joueurs partent pour jouer a Mont
Laurier.

Le 12 avril 1972, Ie club de
baseball intermediaire rena'lL
Jocelyn Vincent en sera Ie geran t.
Les Denis Saint-Jean, Serge Nantel,

L'EQUIPE DE BASEBALL DE KIAMIKA.
Vianney Fon taine et plusieurs au tres DENIS, GAETAN, JACQUES, RAYMOND, ROBERT, CLEMENT, FERNAND

eprouvent beaucoup de difficulte a SAINT-JEAN, PHILIPPE NANTEL, GtRALD BRISEBOIS, JACQUES

trouver Ie secret de la victoire. L'an- CHAPUT, ROBERT BRISEBOIS ET JIM PICHt.

nee suivante, ils mettent un terme a leurs activites.

LES MGLES DE KlAMlKA

Un groupe de jeunes du village, issus des anciens clubs pee- wee 1970-71
et junior 1972-1973, decident de former, en 1975, un club de baseball
sur la scene intermediaire, les Aigles de Kiamika. rls evolueront dans la
Ligue laurentienne de baseball. A ses debuts, Ie club peut compter sur Ie
veteran Clement Saint-Jean, les Falardeau, Lacasse, Lachaine, Lafleur,
Nantel, Rivest, Saint-Jean,
Valiquette et plusieurs autres.
Denis -Bourlu- Saint-Jean en
sera I'instructeur.

Par manque d'expe
rience, les debuts sont diffl
ciles. Les an nees passen t et
I'experience vient aussi. Ils
remportent leur premiere
coupe en 1979. Par Ia suite,
ils remporteront la Coupe
Desjardins pendant trois sai
sons consecutives, de 1980 a LA FORMATION DES AIGLES DE KIAMIKA VERS 1981.

639



Les Aigles mettront fin a leurs activites en 1987.
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Au debut de la decennie 1970
1980, Ie baseball mineur est en
pleine effervescence a Kiamika.
On retrouve des equipes de niveau
moustique, pee-wee, bantam et
junior. Les equipes de Kiamika
font excellente figure. Les joueurs
sont issus des familles Alarie,
Boisclai r, Boudrias, Lafle u r,
Nantel, Pilon, Saint-Jean,
Valiquette et Vienneau.

Lequipe pee-wee se rendra
aux championnats provinciaux.
On denombre pJusieurs joueurs
ta len tueux: CI aude, Bernard,

LE BASEBALL MINEUR

Au cours des trente annees de fonctionnement de la Ligue
laurentienne de baseball, il n'y eut gu'une seule partie parfaite, sans
point, ni coup sur, sans erreur et sans but sur balle. Cela s'est produit Ie

3 juiJlet 1983, lorsque Kiamika avec son lanceur Sylvain Cyr avait
vaincu les Draveurs de Maniwaki par Ie compte de 2 a 0 en un temps de

1h35.

1982. En 1983, celle-ci leur echappera, mais ils renoueront avec la
victoire et remporteront une autre serie de coupes, en 1984 et 1985.
Leur suprematie mettra meme en perilla survie de la Ligue.

Cette equipe etait devenue une des meiJleurs equipes de basebaJl
senior de la province. Plusieurs joueurs seront selectionnes pour les
matchs des etoiles, les championnats provinciaux et canadiens. Peter
Clement, Sylvain Cyr, Luc Lacelle, Bobby LeBreton, Sylvain Roy,
Mario Saint-Jean et les freres Claude, Bernard, Gilles, Remy et Marcel
Saint-Jean participeront a divers championnats provinciaux. Les
Sylvain Cyr, Bobby LeBreton, Bernard, Claude, Gilles et Remy Saint
Jean iront representer Ie Quebec a quelques reprises aux championnats
canadiens. '

L'~DITION 1969 DE L'EQUIPE PEE-WEE DE KIAMIKA.



LES JOUEUSES DES YOUPPI DE KIAMIKA. CLAUDINE NANTEL, MANON SAINT

JEAN, MONIQUE SAINT-JEAN, L'INSTRUCTEUR GMTAN LEFEBVRE, LUCILLE

LEFEBVRE, JANIQUE SAINT-JEAN, CAROLE VALIQUETTE, LOUISE SAINT-JEAN,

ANNE NANTEL, LISE SAINT-JEAN, JOS,"E LACASSE, PAULINE DUMAS, BRIGITTE

NANTEL ET GIS~LE MEILLEUR.
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Gilles, Mario et Pierre Saint-Jean, Jocelyn et Rejean-Luc Valiquette.
D'autres joueurs proviennent de municipalites voisines: McJ\.lillan,
Saint-Germain et Marinier. En 1973, lors du 75e anniversaire de la
municipalite et de la paroisse, cette equipe pee-wee vaincra Gatineau qui
avait gagne les championnats provlnciaux I'annee precedente.

LA BALLE-MOLLE FEMININE

II faut remonter au debut des
annees 1960 pour voir les pre
miers clubs de balle-molle femi
nins s'organiser. Les Lise et
Marie-Rose Clou tier, Marie
Paule Forget, Nicole Meilleur,
Angele et Solange Nantel,
Liliane Ouimet et quelques au
tres, representant l'equipe de
Kiamika, rivaliseront contre des
joueuses de Lac-du-Cerf, de
Val-Barrette et de Notre-Dame
de-Pontmain, Apres les parties,
I'equipe se rendait au restaurant
Goulet pour y deguster une
bonne creme glacee,

Sous l'initiative de Mariette Saint-Jean et de Albert
Constantineau, le 5 juin 1972 se tient a Kiamika une assemblee pour la
formation de la Ligue laurentienne de balle-molle feminine, Les equipes
faisant partie de la ligue sont Mont-Laurier, Val-Barrette, Chute Saint
Philippe et Lac-des-Ecorces pour une section; Notre-Dame-de
Pontmain, Lac-des-Iles, Lac-du-Cerf et Kiamika, pour I'autre section.
De cLasse ouverte, cette ligue n~pond davantage a un besoin d'activltes
sportives pour les filles, jeunes et moins jeunes. La Ligue veut egalement
produire des equipes representatives au niveau provlncial puisqu'elle est
affiliee a la Federation de balle-moHe du Quebec. Kiarnika a une equipe
representative, les 7Se, ElJe remportera quatre charnpionnats de section,
mais se butera a plusieurs reprises aux Hirondelles de Mont-Laurier qui
remportent la coupe saison apres saison. A ses debuts, l'equipe peut
compter sur des joueuses tel1es: Danielle Filion, Henriette Lachaine,
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LA PATINOlRE DU VILLAGE

Yolande Lachaine, Suzel Lafleur, Brigitte et Claudine NanteL l\1ariette
Saint-Jean, Carole et Solange Valiquette ainsi que quelques autres.

En 1976, l'equipe de Kiamika se rend au tournoi provincial de
« fastball» it Granby et terminera en 4e position.

Vers 1980, la formation change de nom pour celui des « Youppi »

et elle remporte, lars de cette annee, son unique coupe. Les joueuses
vaincront les Pantheres de Ferme-Neuve par Ie compte de 8-2 lars de la
partie decisive.

us activites du club prendront fin vers 1985.

LE HOCKEY

Au debut des annees 60, Ie hockey
est bien implante it Kiamika qui fait
partie d'une Jigue OU evoluent des
joueurs de Notre-Dame-de-la-Sa
lette, Val-des-Bois et Notre-Dame
du-Laus. Les Gaetan Grenier,
Clement Saint-J ean, Remt Prevost,
Denis - Bourlu- Saint-Jean, Robert

La premiere patinoire sera amenagee au village au debut des annees 50
sur Ie terrain situe pres de la riviere Kiamika -la residence de Pierre
Saint-Jean aujourd'hui-. Charles Meilleur avait fourni une pompe pour
l'arroser avec l'eau de la riviere.

Cinq annees plus tard, la patinoire sera amenagee derriere )'ecole
du village. Dans les premieres annees, une remise situee it l'arriere de la
residence de Clement Saint-Jean sert de cabane pour les utilisateurs de
la patinoire. M. Saint-Jean y avait installe une fournaise a bois. En
1960, il se dotera me me d'un aiguise-patins. Jeunes et moins jeunes
venaient nombreux pour s'y divertir.

C'est vers l'annee 1962 que la premiere cabane de la patinoire est
construite sur Ie terrain de la commission scolaire Pierre-Neveu, a

l'arriere de l'ecole. Elle sera deme
nagee par la suite pres de la propriete
de Denis Saint-Jean, puis recons
truite au meme enclroit en 1991.

L'~QUIPE DE HOCKEY DE KIAMIKA POUR LA SAISON 1961-1962.

1£RE RANG~E: DENIS SAINT-JEAN, RAYMOND SAINT-JEAN, CLAUDE

PROTEAU, GMTAN GRENIER, R~MI LACASSE.

2ERANME: ROBERT SAINT-JEAN, R~MI PR~VOST, GASTON SAINT

JEAN, GR~GOIRE DionE, CL~MENTSAINT-JEAN.
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Saint-Jean, Raymond Saint-Jean, Gaston Saint-Jean, Gregoire Diotte,
Jean Laframboise, Vianney Fontaine, Ie gardien de but Claude Proteau,
pour n'en citer que quelques-uns, forment l'equipe a- cette epoque. S'y
joindront par la suite, Denis Saint-Jean -fils de Omer-, Maurice et Remi
Lacasse, Andre Briere...

Lorsque les activites de cette ligue prirent fin vers 1965, les
joueurs partirent jouer dans une ligue commerciale a- Mont-Laurier, a
I'ancien arena.

LE HOCKEY MINEUR

Il y avait egalement, au cours de la decennie 1960-70, des dubs
de jeunes qui jouaient au hockey pour Ie plaisir. Des rencontres amicales
entre vlllages sont organisees et Ie sont encore aujourd'hui.

A partir de 1970, plusieurs joueurs evolueront dans des clubs de
hockey mineur et dans les clubs elites a j\!lont-Laurie r. La proximite de
cette ville et son infrastructure sportive amenent de plus en plus de
joueurs a prati.quer ce sport.

De plus, depuis 1991, une entente existe entre la municipalite de
Kiamika et la vi.lle de Mont-Laurier permettant aux residents de la
localite de beneficier de tarifs speciaux pour ut1liser les servlces sportifs
et culturels de la Ville, facilitant ainsi l'accessibiJite aux loisirs a- un plus
grand nombre de personnes.

LE COSMOS DE KiAMlKA

En 1982, quatre equipes forment la Ligue de hockey intennediaire de
Labelle, Kiamika y est represente par son equipe « Le Cosmos ». A la fin
de la premiere annee, J'equipe termine a- I'avant-derniere position au
dassement general. ELle se reprend la saison suivante OU elle rafle les
grands honneurs. Les defenseurs Remy Saint-Jean, Yves Cloutier,
Bernard Saint-Jean, Sylvain Roy, Ie gardien de but Daniel Forget, les
joueurs d'avant Gilles, Marcel et Claude Saint-Jean, Steve Gareau,
Sylvain Grenier furent les grands responsables des succes de I'equipe.

La Ligue met flO a- ses act1vites a- la fin de la saison 1983- 84.

LE BALLON~BALAI

En 1973, on assiste a la creation de la Ligue de ballon-balai Jocelyn
Parent. Veritable dynastie, l'equipe feminine des 75e remporte cinq
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L'EQUIPE DES CALIMEROS DE KIAMIKA.

1£RE RANGH : MONIQUE SAINT-JEAN, SYLVI ESAINT-G ERMAIN, JANIQUE

SAINT-JEAN, LOUISE FILION, JOHANNE CHARBONNEAU ET ANDREE

FORGET.

2E RANGEE: L'INSTRUCTEUR, PIERRE FORGET, GISELE MEILLEUR, LOUISE

SAINT-JEAN. NICOLE BEAUDRY, JOSEE LACASSE, SOLANGE VAUQUETIE,

CAROLE BRISEBOIS, SYLVIE JACQUES, LUCIE FILION ET L'INSTRUCTEUR.

SERGE FORGET.

championnats consecutifs de 1974 a 1978. Solange Valiquette remporte
quatre championnats de compteurs, Louise Saint-Jean la seconde,
d'annee en annee. Au cours des deux premieres saisons au sein de la
Ligue, les porte-couleurs de cette formation n'ont pas encaisse de revers
ni durant Ie calendrier reguher ni durant Jes series eliminatoires. Les
Lise Arbour, Danielle Filion, Danielle Flamand, Jocelyne Flamand,
Diane Grenier, Louise Grenier, Josee Lacasse, Therese Lacasse, Liliane
Lafleur, Suzel Lafleur, Johanne Lefebvre, Gisele Meilleur, Anne Nantel,
Claudine NanteL Louise Saint-Jean, Mariette Saint-Jean, Carole
Valiquette, Johanne Valiquette, SoIange Valiquette contribueront aux
succes de la formation au cours des premieres saisons.

En 1977 debutent les tournois a Mont-Laurier. La premiere
an nee, l'equipe remportera la finale consolation, mais se reprendra au
cours des annees suivantes en remportant les finales du championnat de
1978 a 1981.

CHAPITRE 12

1990.
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En 1980, les Calimeros
succedent aux 75e et connaissent
egalement Ie succes en participant
aux championnats provinciaux a
quelques reprises. En 1980, l'equi
pe participera au tournoi provin
cial de ballon sur glace de Pointe
aux-Trembles, et en 1981, les
joueuses auront L'honneur d'aller
represe nter 1'0u taouais lors d u
championnat provincial a Disraeli.
Les Janique Saint-Jean, Gisele
Me'illeur, Sylvie Saint-Germain,
Nicole Beaudry et pJusieurs autres
representeront fierement cette
equipe.

L'equipe de Kiamika mettra
fin a ses activites vers 1985. Ce

pendant, plusieurs jeunes fiUes et jeunes femmes continueront a evoluer
a Mont-Laurier pour d'autres formations au cours des annees qui
SUIVJrent. La pratique de ce sport a disparu au debut de la decennie



Ut\lE FAMILLE SE DISTINGUE
A Kiamika, une famille s'est particulierement distinguee au niveau des
loisirs sportifs, il s'agit de la famille Clement Saint-Jean.

Clement Saint-Jean et Mariette Bondu ont uni leurs destinees Ie
6 octobre 1956 a l'eglise de Lac-du-Cerf.

Clement est Ie fils de Oscar Saint-Jean et de Gertrude Prevost.
Ses grands-parents, Edouard Saint-Jean et Alzire Lachaine, sont arrives
aKiamika vers 1904. lis venaient de la region de Labelle.

Clement Saint-Jean est un fanatique du basebaU et du hockey. II
s'est implique grandement dans differents organismes: Caisse populaire,
Comite des loisirs de Kiarnika, Chambre de commerce de Lac-du-Cerf,
Kiamika et Val-Barrette, Fabrique de Saint-Gerard de Kiamika, Comite
des fetes du 75e de Kiamika, comite d'ecole, Conseil des loisirs de
l'Outaouais, municipalite de Kiamika, piste de course de Kiamika... II
sera meme choisi benevole par excellence du nord de l'Outaouais au
Conseil des ]oisirs de l'Outaouais en 1973. 11 sera instructeur de
plusieurs jeunes equipes de baseball et directeur-gerant des Cosmos de
Kiamika. C'est au baseball qu'il s'est Ie plus signale, evoluant pour
l'equipe de Kiamika dans la Ligue lallrentienne de baseball de 1960 a
1977. Il avait d'ailleurs participe a la fondation de cette Ligue. Voici un
article d'lln journal local qui demontre bien son talent et sa
detennination:

Le.1 Aigle.J Jalu.ellt leur «vieux» Cli

«Le hockey profe.1JwnneL a Jon Gordie Howe, Ie ba-<JebaLL lruJieur a cion

Woodi£ Fryman et La Ligue Laurentiellile de IJa-<JebaLL a JOIl Climent

Saint-Jean.

Je peiMe qu'on peut cle permettre UlIe pareiLle lntrodm:twn apr&i avoir

vu La magi.Jtrale dinwnJtratwn de courage et de taLent dlL viterall

Lalluur {)e 43 aM {)e.1 AigLecl {)e Kiami.lca qLU~ Jame{)i {)ernier, J'e.1t

permiJ {)'alfronter et ()e tenir tete pmdant 16 1/3 ma/lehecl (!!!) a
L'ulle deJ pLUd forteJ iquipeJ de La LLB, clinon La meiLLeure, LeJ

AtblitiqueJ {)e Ferme-NelLve.

all lze peut redter lllJenJibLe {)evant pare,:LLe pelformance et, <l'iL edt

vrai que La «valeur n 'ellteniJ pad Le nomhre {)ed alUtCeJ », iL edt aUdJ,:

vrai, comme noUd ta {)imolltri Ie «vieux» Cli, que Ie {)idir de vaillcre

n 'e.1t pad Jeulemellt L'aparuzge {)e La jeulle.1Je.
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Pr&ber par l'exemple, fa vaut (Ju millier.:J de mo{;,j et de CQJueilJ etje

Jui,,j certain, Clemcnt, que tIL aJ ete} ,,jamedi dernier} ILne Jource

d'il74piratwll pour le.J jeU/u.J AigleJ. Il n.'y a paJ (Je (Joule qu'on Jera

bien.f.ot (Jifficile a vaincre ,,ji} Ii texemple ,run « vieILX» de 43 altJ, on

peILt y mettre autant (Je cran et Jurtoul autant (Je ClEur / / / Chapeau

Clemen.!.

Le.. jeU/leJ AigleJ te ..aluenl"»
L'£cho de la LieVI"e, Ie 20 juillet 1977.

A l'instar de Clement, son epouse Mariette Bondu s'impliquera
egalement dans differents organismes: A.F.E.A.S., amis de I'Enfance
exceptionnelle, Comite d'ecole de la Commission scolaire Henri
Bourassa, Fabrique Saint-Gerard de Kiamika, Conseil economique du
comte de Labelle, Chambre de commerce de Kiamika, Lac-du-CerE et
Val-Barrette, bibliotheque municipale, Service d'orientation des foyers,
Conseil de pastorale de la zone de la Lievre, chorale de Kiamika, Comite
de bapteme, Conseil de pastorale, Societe d'horticulture et d'ecologie de
Kiamika, presidente de l'Association liberale du comte de Labelle.

Mariette Saint-Jean sera l'un des membres fondateurs de Ja
Ligue laurentienne feminine de balle-moUe. Elle evoluera au 1er coussin
pour l'equipe de Kiamika au cours des saisons 1972 et 1973. Au ballon
balai, eUe sera Ja gardienne de buts pour les 75e de Kiamika de 1973 a.
1975. La Ligue de baseball mineur de la region de Mont-Laurier pourra
compter sur Mariette a. titre de secretaire au cours des annees 1972 a.
1976.

Clement Saint-Jean et Mariette Bondu sont les parents de six
gar~ons et de deux flUes: Claude, Bernard, Serge, Gilles, Remy, Marcel,
Janique et Monique. lIs forment sans contredit une famille de grands
sportifs.

Claude} Bernard, Gilles, Remy et Marcel ont pratique Ie baseball
et le hockey. Tous, a. l'exception de Marcel, ont evolue pour Ie Club de
hockey junior «Les Montagnards Laurentiens» de Mont-Laurier.

Claude participera aux championnats provinciaux de ballon sur
glace. II prendra part a. dix championnats provinciaux et a. deux
championnats canadiens de baseball. Depuis quelques annees, il est
entralneur pour des equipes de niveau MAHG, pour I'equipe des
Draveurs Atome BB et celle des Draveurs Pee-wee BB it Mont-Laurier.
En 1997, alors qu'il Hait entrarneur pour les Draveurs Atome BB, il
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recevra la medaille de I'AssociatLon canadienne de hockey amateur, Ie
prix 3M, pour I'entraineur qui s'est Ie plus demarque selon les criteres
etablis par l'Association canadienne pour ce prix. Au cours de la saison
1996-1997, son equipe remportera Ie championnat provincial.

Bernard s'est vu remettre Ie trophee "FLEUR DE LYS» chez
les Montagnards Laurentiens pour la saison 1977-78. Ce trophee est
remis a chaque an nee au joueur designe comme Ie plus gentilhomme et
ayant demontre Ie plus d'esprit d'equipe. Au baseball, il sera Ie meilleur
joueur de la Ligue laurentienne en 1980 et 1981. II sera choisi sur
l'equipe d'etoiles de la Ligue pendant douze saisons consecutives de
1977 a- 1988 pour les championnats provinciaux; il sera de l'equipe
d'etoiles pour repl'esenter Ie Quebec pour les championnats canad.iens a
4 repnses, soit en 1984, 1985, 1987 et 1988. II se demarquera egalement
au ballon-balai alol's qu'il sera de I'equipe pour representer la region aux
championnats provlnciaux en 1984, 1985 et 1986. L'equipe pour laquelle
il evoluait remporta la medaille d'argent en 1985 et 1986.

Gilles, quant a- lui, a obtenu plusieurs records personnels au
hockey, et ce, specialement pour ses talents de pointeurs. II a ete Ie
meilleur compteur de toute I'histoire des Montagnards Laurentiens.
Depuis 1991, il est entralneur pour des equLpes MAHG et Atome a
Mont-Launer. Au ballon-balai, en 1985-86, alors qu'il evoluait pour une
equipe de Sainte-Anne-du-Lac, il remportera Ie trophee de meilleur
compteur de la ligue. Son equipe repl'esentera la region aux
championnats provinciaux. En 1972, il participera aux Jeux du Quebec
en patinage de vitesse. Au baseball, a- 11 reprises, il sera choisi sur
l'equipe d'etoiJes pour representer la Ligue aux championnats
provinciaux; en 1982 et 1983, l'equipe pour laquelle il evoluait
remportera deux medailles de bronze et en 1981 et 1986, deux. medailles
d'argent; l'equipe recevra Ie titre de champions provinciaux a- deux
reprises. En 1984, il sera de la formation du Quebec aux championnats
canadiens de baseball a Saint-John, au Nouveau-Brunswick. II en sera
de meme l'annee suivante alors qu'iI fera partie de I'equipe du Quebec
aux championnats canadiens de baseball a Kentville en Nouvelle
Ecosse; lors de ces championnats, il sera choisi sur l'equipe d'etoiles du
Canada a- la position de 2e but.

Remy fit son hockey mineur pour les clubs elites de Mont
Laurier. Evoluant comme defenseur, il recevra plusieurs mentions pour
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Ie plus de points et de buts par un defenseur et pour Ie plus de parties
consecutives avec 1 point. En 1984-1985, il evoluera avec Ie Royal de
Montreal de la Ligue senior majeure du Quebec. La saison suivante, it
sera de l'equipe des Citadins de l'Universite du Quebec a Montreal et
sera nomme meilleur defenseur de la Ligue en plus d'etre choisi sur la
1ere equipe d'etoiJes. Au bas~ball, de 1984 a 1986, il sera de Ia formation
du Quebec et participera aux championnats canadiens. II pratiquera
egalement Ie football de 1980 a 1983 alors qu'iJ evolue avec les Vickings
de Maisonneuve au sein de la Ligue coilegiale «AA» de football, il sera
choisi sur la 1ere equipe d'etoiles du Quebec comme bloqueur offensif.

Marcel, Ie plus jeune des garc;ons, recevra en 1972 une medaille
aux Jeux du Quebec en patinage de vitesse. La meme annee, iI evoluera
au hockey dans une formation moustique elite qui remportera les grands
honneurs aux tournois Optimiste de Mont-Laurier et au tournoi de
Hull. Dans les annees qui suivirent, it sera de la formation moustique
elite, Pee-wee et Pee-wee elite. Au baseball, i1 participera a quelques
reprises aux championnats provinciaux.

En 1975, Janique represente la region aux Jeux du Quebec a
Rimouski en patinage de vitesse. A la balle rapide, entre 1976 et 1981,
elle participera a trois reprises aux tournois provinciaux. L'equipe pour
laquelle elle evoluait recevra la medaille d'or en 1981. Cette meme
annee, elle participera aux championnats canadiens de « fastball» a
Milverton, en Ontario. Janique s'est egalement signalee au ballon sur
glace. Depuis 1980, elle a participe a quelque dix reprises aux
championnats provinciaux, remportant a plusieurs occasions des
medailles d'argent et d'or. En 1993, elle participera aux championnats
canadiens a Goose Bay au Labrador et remportera avec sa formation la
medaille d 'or. L'annee suivante, aux championnats canadiens a
Lethbridge en Alberta, Ja medaille d'argent leur fut decernee. En 1995,
l'equipe pour laquelle elle evoluait remporte la medaille d'or aux
championnats canadiens et en 1996, la medaille d'or dans la categorie B.
Janique evolue egalement dans un club de ringuette qui se signale aux
championnats provinciaux en remportant une medallle d'argent en 1995
et des medailles d'or en 1996 et 1997. EIle pratique encore aujourd'hui Ie
hockey, Ie ballon sur glace et la ringuette.

Monique etait une adepte de la balle rapide, participant a trois
reprises aux tournois provinciaux. En 1979, la formation pour laquelle
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dIe evoJuait recevra la medaiJle d'argent et en 1981, la medaille d'or leur
sera decernee au tournai provincial de Thetford Mines. Monigue
participera aux championnats canadiens Junior a Ivl.iJverton en Ontario.
Au ballon sur glace, elle participera en 1980 et 1981 aux tournois
provinciaux a Pointe-aux-Trembles et a Disraeli.

LA fAMILLE CL~MENTSAINT-JEAN, FAMILLE D'HONNEUR AU TOURNOI A.P.B.M. DE MONT-LAURIER

EN 1995.

Afin de souligner leur implication dans les sports, en 1995, la
famiJJe Clement Saint-Jean est choisie comme «familJe d'honneur» lars
du tournai de hockey mineur provincial -A.P.B.M.- de Mont-Laurier,
honneur qui rejailtit sur toute la communaute de Kiamika.
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o n 5

E CLUB DES TERRAINS DE ]EUX DE

K1.AMlKA - LE COMITE DES LOISIRS

a t

) .

,r: it., L
"t.-: ~ ,

Nos

ass 0 C

LES ORGANISMES
A CARACTERE SPORTIF

I.e 8 mai 1962 se tient une assemblee du Club des terrains de
jeux de Kiamika -Gregoire Diotte en est alors Ie president- aGo de

Avant que les loisirs ne soient organises par des
organismes crees a cette ftn, ceux-ci relevaient de la

municipalite et d'une association appelee « Ie Club des terrains de jeux
de Kiamika». En decembre 1960. Ie conseil municipal defraie les couts
pour l'installation de l'electricite de Ia patinoire.

La municipalite ainsi que le Club des terrains de jeux voient a la
gerance des equipements de loisirs. Le 5 mars 1962, la resolution
suivante est adoptee par Ie conseil municipal:

«Il edt propoc!i et re./oLu lmanimenWtt que 1M ellfattt.l {)'age c!co!.a.ire

quittellt La patilloire a 8 h15 Leel <lOiN {)e Jemaitte, Le<! ven{}re{}i,

Janu{)i, {}imanche, a9 b 15. »



former un conseil qui s'occuperait de la cause des loisirs dans Ja
paroisse. Un organisme designe sous Ie nom de "Comlte des Loisirs» est
alors forme de Charles Meilleur, Fernand Saint-Jean, Orner Saint-Jean,
Firmin Valiquette, Gregoire Diotte, Mariette Saint-Jean, Marie-Rose
Cloutier et Remi Prevost qui assumera Ja fonction de secretaire
tresorier. Le cure Marcel Poissant est nomme avlseur moral.

Le lendemain, les membres se reunissent pour elire un president
et un vice-president. Charles Meilleur prendra la presidence du comite
tandis que Fernand Saint-Jean est nomme vice- president.

Afin d'aider les jeunes et Ie Comite, la municipalite leur verse des
subventions.

On se preoccupe alors du club de baseball local et une equipe de
balle molle feminine est formee.

Le comite connaltra au cours des annees qui suivirent des
difficultes. Une reorganisation devient necessalre. Le 13 mai 1965,
Nlme Albertine Portelance prendra la presidence du nouveau comite,
aidee de Fernand Saint-Jean ala vice-presidence, de Arthur Girouard,
Firmin Valiquette, Albert Filion, Mariette Saint-Jean et de l\laurice
Lacasse.

Pour un salaire de 30 $ par mois, Ravana Ouenneville est engage
comme gardien de la patinoire en 1966.

Afin de financer les activites, les membres organisent un bingo au
sous-sol de la caisse populaire.

Se sont succede a la presidence du Comite, Lucien Nantel en
1967 et Gregoire Diotte en 1969. La municipalite nomme alors deux
membres du consei] pour la representer au sein du Comite: Ie maire
Albert Diotte et Ie conseiller Andre Lacasse.

En juin 1969, Ie conseil municipal demande que des demarches
soient entreprises afin d'incorporer Ie comite pour l'organisation de
loisirs a Kiamika.

Au debut de l'annee 1970 a lieu Ie premier carnavaJ d'hiver. On y
organise alors un souper, une partie de hockey, Ie couronnement de la
reine et une course de motoneige. Le tout se termine par une soiree a
I'hotel Rendez-Vous.

En octobre 1971, Ie Comite des lois irs de Kiarnika inc. obtiendra
ses lettres patentes.
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18-19-20 !'evrier
Prix du souper :

LE COMITE DES LOISIRS DE KrAMIKA INC.

Les presidents:
1971-73 Gregoire Diotte ]984-85 Robert Nantd

1973-74 Clement Saint-Jean ]985-86 Louise Saint-Jean

1974-75 Robert Nantd 1986·87 Alain Saint-Germain

1975-76 Clement Saint-Jean ]987-88 Marcd Lachaine

1976-77 Robert Nantel ]988-90 Rejean Valiquette

1977-79 Guy Saint-Jean 1990-92 Michel Saint-Jean

1979-80 Jean Richard ]992-93 Edith Beaudry

1980-81 lVl.ichel Saint-Jean 1993-94 Jean-Claude Grenier

1981-82 Guy Grenier 1994-95 Benoit Grenier

1982 Gaetan Lefebvre 1995-96 Van Desharnais

1982-83 Jean Richard 1996-97 M..icheJ Dumas

1983-84 Gaetan Lefebvre 1998- Robert Nantel

Gregoire Diotte, Clement Saint-Jean et Andre Lacasse s'adres
sent au mlnistere des Institutions financieres, compagnies et coope
ratives pour ['incorporation de l'organisme; Ie 26 octobre 1971, Ie Co
mite des loisirs de Kiamika inc. obtient ses lettres patentes et est officiel
lement incorpore: il devlent alors une entite distincte de la municipalite.
Gregoire Diotte en deviendra Ie premier president. Les membres
organisent surtout des activites pour les jeunes; les personnes du troi
sieme age, quant a dies, se divertissant avec Jes activltes organ.isees par
Ie Club de l'Age d'or. Afin d'amasser des fonds, un carnaval se deroule
les 18, 19 et 20 fevrier 1972.

CARNAVAL DE 1972:
1,25 $ adulte
0,50 $ enfant

Biere: 0,40 $
Fort: 0,80 $
Liqueur: 0,25 $

En 1973, Ie comite appuie une demande d'une etudiante, Lucille
Daoust, pour la presentation d'un projet dans Ie cadre du programme
Perspective Jeunesse, ce qui donne alors naissance aux terrains de jeux
qui seront ouverts d'annee en annee jusqu'en 1995. En 1996, un projet
semblable est soumis dans Ie cadre du programme Placement Carriere
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ete. Les criteres de selection etablis par Je gouvernement federal pour ce
programme fait en sorte que Ie projet est refuse.

Le 18 juin 1973 se tient la premiere assemblee generale annuelle.
Suite aux elections, Clement Saint-Jean est elu a la presidence. Serge
Lachaine assumera la charge de vice-presiden t tandis que Vianney
Fontaine, Andre Lacasse, Gregoire Diotte, Jacques Saint-Jean seront
elus directeurs. Robert Nantel prendra la charge du secretariat et de Ja
tresorerie.

Au cours de cette periode, les citoyens prennent a cceur les loisirs
puisgu'on denombrait la presence d'une dizaine de personnes aux
reunions du comite, ce qui est loin d'etre Ie cas depuis quelques annees.

Dans les annees 1972 a 1975, les carnavals sont tres populaires.
La coutume etait d'elire une reine et des duchesses. Ces carnavals se
sont succede, annee apres annee; on y organise des tournois de ballon
balai, des courses de raquettes, du ski de fond, des tournois de pitoune,
des joutes de hockey...

LE CARNAVAL DE KIAMIKA EN MARS 1973. LE MONUMENT DE GLACE CONFECTIONNE EN 1974.

LES DUCHESSES ET LA REINE DU

CARNAVALDE 1975.

No,j aJ,/ociatlon<J et o,-gufliu Jrtc.1 I 655



Les carnavals et festivals
etaient a cette epoque des suc
ces d'organisation et de parti
cipation.

Le premier depouille
ment d'arbre de Noe] a lieu en

decembre 1976. Organise par
Paul Larocque, Ie Comite des
loisirs Ie soutiendra financiere
ment. Cette fete se repetera par
la suite presque a chaque annee.
En plus des cadeaux qui leur
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UN DEPOUllLEMENT D'ARBRE DE NO~L.

DES ADEPTES SUR LA PISTE

DE SKI DE FOND.

En 1974, Pierre Arbour, Guy Touchette, Michel Villeneuve et
Lucien Nantel defrichent ]es premieres pistes de ski de fond qui ont leur
point de depart derriere la salle municipale. Trois sentiers sont
amenages; debutants et experts peuvent s'y amuser. A l'automne 1975,
on procede a l'ouverture des sen tiers. Guy Touchette, qui est alors
directeur du Comite des loisirs, sera responsable de cette activite. Pierre
Arbour fera ]'entretien des sentiers au cours des deux ou trois premieres
annees j Michel Villeneuve Ie remplacera pendant quelque huit annees.
C'est benevolement que ces deux personnes assuraient l'entretien des
sentiers. Des skieurs de toute la region viennent pratiquer leur sport
favori dans des sentiers qui avaient une tres bonne reputation a
l'epoque. Par manque de personnes benevoles voulant s'occuper de la

c:;;:;~;;;;~~~-:-~-- piste, vers 1986, on decide de fermer les sentiers.

Avec I'entree en scene de l'equipe de baseball
locale: «les Aigles» au cours de l'ete 1975, d'importants
travaux sont realise~ au terrain de baseball. On cons
truit des abris pour les joueurs, un arret-balle ainsi
qu'une cloture.

En mai 1976, on lance l'idee d'un festival d'ete
pour faire suite aux fetes du 75e qui ont eu Jieu en 1973.
Le premier festival a lieu les 13, 14 et 15 aout; on
organise des courses de poneys, des parties de balle
molle, un concours de bo.cheron et quelques autres

activites.



Brigitte Nantel
Josee Lacasse
Solange Valiquette
Louise Saint-Jean

sont offerts par Ie pere NoeL les enfants peuvent se divertir en dansant
et en jouant.

Au cours de l'annee 1977-78, on installera Ie systeme d'eclairage
actuel de la patinoire.

Au debut des annees 80, on retrouve de moins en moins de
benevoles. On assiste a plusieurs demissions au sein du Comite.

Ala fin de l'annee 1982, on remet sur pied un nouveau Comite. A
l'ete 1983, on amenage Ie pare-ecole qui fera la joie des enfants. On
connalt aJors Ie plus gros festival depuis Ie 75e avec l'organisation de la
sixieme etape du circuit provincial de vehicules tout terrain. Plus de
mille personnes assistent a cette competition. Jose Diotte qui represente
Kiamika rem portera l'une des courses.

Afin de souligner Ie 15e anniversaire de l'incorporation du
Comite, en 1986, on organise les fetes pour commemorer cet evenement.
Au cours de la fin de semaine des 7, 8 et 9 fevrier, on rememorera les
principaux evenements qui ont marque ces quinze annees. On honore
les artisans du comite ainsi que les athletes qui ont excelle dans les
differents sports qui se sont pratiques a Kiamika. Mme Albertine
Daigneault recevra une mention speciale puisqu'elle fut la premiere
femme a la presidenee du Comite des loisirs de 1965 a 1967. Les athletes
qui ont ete honores sont:

Bernard Saint-Jean Athlete par excellence au baseball.
Pierre Forget Athlete par excellence au ballon-balai.
Vianney Fontaine Athlete par excellence a la balle-molle.
Albert Diotte Athlete par excellence aux courses sous harnais.
GiUes Saint-Jean Athlete par excellence au hockey et athlete par

excellence toute categorie.
Personnalite sportive a la balle-molle.
Personnalite sportive au ballon-balai.
Athlete par excellence toute categorie.
Athlete par excellence toute categorie.

US membres du comite organisateur en profiteront pour honorer
un des plus vaillants bene voles disparu lors de la derniere annee,
Fernand Briere. Un trophee portant Ie nom de Fernand Briere sera
remis a chaque annee au benevole contribuant a l'evolution des loisirs au
niveau de la communaute. En 1986, l'V\.me Adeline Nantel recevra cet
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LE u TOIT DES JEUNES SPORTIFS" CONSTRUlT EN 1991.

honneur, elle qui a effectue depuis bien des annees un travail efface,
organisant, avec l'aide d'autres benevoles, les repas lors des carnavals et
des festivals a Kiamika.

En 1990, on parle de reconstruire la salle d'hebergement pres de
la patinoire. Debute alors la campagne de financement avec une

subvention de 1 000 $ provenant du gouvernement du Quebec. On

organise bingo, carnavaL brunch et quelques autres activites afin
d'amasser des fonds. D'autres subventions seront versees par les

gouvernements federal et municipal. La population est sollicitee aGn de

faire don de billots de sciage pour la construction. On recolte plus de
bois qu'it n'en faut. Le bois est scie gratuitement par C. Meilleur & Fils

inc .. La construction s'efrectue benevolement et les travaux, a
I'exception des travaux de hnition, sont completes avant la fin de l'annee

1991. Lannee suivante, tous les travaux sont termines. Ledifice porte

aujourd'hui le nom « Le toit des jeunes sportifs ».

Le benevolat est a la base

meme du fonctionnement du

Comite des loisirs. En 1996, on
craint encore une fois pour la

survie du Comite. Lors de l'as

semblee generale du 6 octobre,
personne ne veut prendre ]a re

leve. Les anciens membres du

Comite remettent les livres a la

municipalite. Cette derniere ne
veut pas s'impliquer dans l'orga

nisation des loisirs, ceux-ci etant
une responsabiJite du Comite des

loisirs qui est un organisme independant de la municipalite, et ce, meme

si elle verse une subvention au Comite des loisirs depuis plusieurs

annees. Le conseil municipal demande donc de trouver des personnes
interessees aux loisirs et de voir a former un nouvel executif. Un mois

plus tard, un nouveau comite est forme. Le meme probleme surviendra
au cours du mois de decembre 1997, mais il sera regie rapidement.
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LE 75 E ANNlVERSAIRE DE FONDATION

DE LA MUNICIPALITE ET DE LA PAROISSE

En 1973, Ie Comite des loisirs de Kiamika inc. est mandate pour vOIr a
l'organisation du 75e anniversaire de Fondation de la municipalite et de
la paroisse. Le defi est grand, mais vaillamment releve, et la Fete se
derou Ie les 10, 11 et 12 aout.
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UNE C~R~MONIE DU 7SE

ANNIVERSAIRE. LE D~PUTE

FEDERAL GASTON CLERMONT, LE

DEPUTE PROVINCIAL FERNAND

LAFONTAINE, MGR ANDRE

OUELLETTE, LE CURE LIONEL

RACINE, LES MEMBRES DU
CONSEIL MUNICIPAL ET DE LA

FABRIQUE DE KIAMIKA.

PROGRAMME
-e-
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LE CHANT POUR LE 75E ET LE PROGRAMME DES F~TES.



I LA MESSE cELEBREE LORS DU

7S EANNIVERSAIRE. LE CURE

LIONEL RACINE, MGR ANDRE

OUELLETIE ET LE
PERE GABRIEL FILION.

= __---';.1 UNE DES AGIVITES DU 7SE ANNIVERSAIRE,
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ANDR~ LACASSE, OMER SAINT-JEAN, CLEMENT

SAINT-JEAN, LE PERE GABRIEL FILION ET

GILBERT SAINT-GERMAIN.



LE COMITE DES LOISIRS DU LAC FRAN~OIS INC.

Le Comite des loisirs du lac Fran90is voit Ie jour en mars 1983 et a
comme mandat d'organiser des activites recreatives pour les residents du
lac Fran~ois. Ces derniers etant. a l'epoque, en majeure partie des
villegiateurs, des activites estivales sont privilegiees.

Denise Boudreault, Lise Vaillancourt-Lapointe, Walter Bertolini,
Jean-Guy Casavant, Pierre Marcou et Gilles Piche ont, a tour de role,
assure la presidence de cet organisme.

Des 1983, Fernande Jacob, Lise VaJlancourt-Lapointe et Denise
Boudreault organisent la premiere fete cham petre avec epluchette de ble
d'lnde. Jeunes et moins jeunes prennent part a diverses activites de
plein air. La fete se deroule alors sur Ie terrain de Orner Lapointe. Cette
journee champetre se repetera presque a chaque annee, un certain temps
sur Ie terrain du Mote[ LJy et, depuis quelques annees, sur Ie terrain du
restaurant Ie Grillon. Marathon, tournois de fer, de poche et de volley-
ball, activites sur I'eau amusent toute Ia farnille. Un souper et une soiree
dansante cloturent Jes festivites.

Les fetes champetres sont
devenues des succes d'organisation
grace au representant O'Keefe de la
region, Jacques Lesage, qui a, pen
dant quelque trois annees, comman
djte Ie chapiteau.

A deux reprises, des ran
donnees en carriole tiree par Ie « ski
doozer» seront organisees trans
portant les gens au relais du Club de
motoneige Anti-Loups inc. au lac UNEACTIVITEORGANISEEPARlECOMITEDESLOISIRSDU
Brule. LAC FRANC;:OIS.lE DEPART DU MARATHON ENFANTS-PARENTS.

LES COURSES DE CHEVAUX

Ala fin du XIxe et au debut du XXe sieele, Ie cheval occupait une place
prirnordiale dans la vie quotidienne de nos ancetres. Employe pour
travailler au champ du printemps a }'automne, pour monter au chantier
['hiver au simplement attele a certaines occasions pour les sorties, it aura
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LE PISTE DE COU RSE AU LAC FRANc;OIS EN 1959.

AGG~E SAINT·JEAN ET HORACE L~PINE.

ete indispensable au colon... Avec la mecanisation des travaux agricoles
et sylvicoles, son role s'amenuisa graduellement.

C'est ainsi que Ie cheval devient une source de divertissement.
Certains adeptes organisent a l'occasion des courses de chevaux pour Ie
plus grand plaisir de tous.

Vers 1950, Aggee Saint-Jean construit la premiere piste de
course pour de gros chevaux au lac Fran<;ois sur une partie du lot 11
dans Ie rang 11 appartenant a Ubald Prevost. M. Saint-Jean est un
fanatique de courses et adore les chevaux.

Vers 1955, Aggee
Saint-Jean et Hermenegilde
Valiquette possedent des
chevaux de courses et se ren
dent meme a Maniwaki pour
competitionner.

Les deux premiers
chevaux que M. Saint-Jean
entraine sont « Jack A
Gratton" et « Mary- Lou
Patch» qui lui feront rem
porter de nombreux prix et
qui lui permettront de se
faire connaitre.

Par la suite, les activites se deplacent au village de Kiamika OU

une piste est amenagee a l'arriere de l'hotel sur une partie du lot 18-A du
rang 7 appartenant a Gaston Saint-Louis. Des courses y seront tenues
quelques temps. Avant meme que la decennie 1950-1960 ne s'acheve,
Aggee Saint-Jean loue la piste de Arthur Lajeunesse de Mont-Laurier
sur Ie chemin du lac de la Dame pour y tenir des courses pendant un an
ou deux. Il delaissera par la suite la competition et vendra ses gros
chevaux.

Vers 1975, au village, M. Saint-Jean amenagera une piste sur Ie
terrain situe a l'est de la rue Turgeon la-meme OU l'on retrouve
aujourd'hui les proprietes de Richard Labelle, Robert Aubrey et Jean
Paul Ouimet. Des courses s'y derouleront pendant un an. II achetera par
la suite {( Nick", son premier cheval miniature, qui competitionnera sur
la piste de course sur Ie chemin Chapleau.
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LA PlSTE DE COURSE DE KrAMlKA

Jean-Claude Grenier 1990-1992

Presidents:
Lionel Lachaine

Albert Diotte

Jules Diotte

1976-1977

1977-1989

1989-1990

Leo Turpin

Florian Sai 0 t-Jeao

Leo Turpin

Mi ·hl;1 Oino

1992-1994

1994-1995

1995-1996

1996-

LA PISTE DE COURSE DE KIAMIKA EN 1996.

En 1976, Edgar, Lionel et Reginald Lachaine, dans un souci de
promouvoir Ie developpement du sport equestre, tiennent une rencontre
Ie 15 octobre pour former un conseil d'administration. On decide alors
de construire une piste de course de chevaux miniatures d'un quart de
mille. En 1976, la municipalite de Kiamika conviendra de ceder a
l'organisme Ie terrain necessaire pour Ja construction de Ia piste et de ses
approches sur des parties des lots 16 et 17-A du rang 7, dans Ie chemin
Chapleau. Les travaux de construction debutent et des courses s'y
derouleront des 1976. Pour financer Ie cout des travaux, des soupers
benefices sont organises.

Lionel Lachaine assurera la presidence pour l'annee 1976-77.
Albert Diotte, Lionel Lachaine et Suzelle Alarie entreprennent

en 1977 les demarches afin d'obtenir I'incorporation de l'organisme. La
Piste de course de Kiamika sera legalement constituee et obtient ses
lettres patentes Ie 16 mai 1977. Albert Diotte assurera la presidence a
partir de 1977, et ce, pendant douze annees. On entreprend alors les
travaux pour rendre la piste reglementaire. En 1978, Ie restaurant et Ja
tour sont construits, l'annee suivante les paddocks.

Le 13 aout 1979, la Piste de course de Kiamika inc. devient of
ficiellement proprietaire du terrain
ou est construite la piste et achetera
egalement un lopin de terre situe du
cote sud du chemin Chapleau, en
face du terrain OU la piste est cons
truite.

D'annee en annee, des ame
liorations sont apportees a la piste,
aux paddocks et a divers equipe
ments; une ecurie sera erigee en
1986.
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En 1997, Ies administrateurs prennent la decision de reconstruire
Ie restaurant et Ie bar en respectant l'ebauche du projet qui avait ete
soumise par I'ancien president, Leo Turpin, decede au cours de I'annee
precedente. C'est benevolement que les travaux se realiseront, un projet
qui coutera quelque 24 000 $ a l'organisme. Diverses subventions et des
sommes re~ues de plusieurs commanditaires assureront Ie financement
d'une partie du cout des travaux.

A tous les dimanches, a partir du mOls de mai jusqu'au mois de
septembre, jockeys et amateurs de courses se donnent rendez-vous.

LES AUTRES ORGANISMES DE LOISIRS

Plusieurs autres organismes ont ete crees, mais leur existence fut de
courte duree. On peut penser au Club de motoneige « Les Aigles du
Nord» qui a ete cree vel'S 1970, au Club de tlr au pigeon d'argile qui
verra Ie jour vers 1971, au Club optimiste qui avait ete mis sur pied en
1986 et qui cessa ses activites apd~s seulement une annee de
fonctionnemen t.

LES ORGAt\lISMES
A CARACTERE SOCIAL

L'A.F.EA.S.
HISTORIQ1JE PROVINCIAL

Le debut du vingtieme sieele sera celui de la liberation lente et
progressive de la femme. C'est au debut de ce siecle que naitront les
Cercles des ferrnieres dans la region du Saguenay. La fondation, en
1915, de ces cercles survient au moment OU \'on constate l'emigration
massive de nos jeunes gens et jeunes filles a \'exterieur de nos
campagnes. Les buts vises par ce mouvernent sont de regrouper les
jeunes femmes et jeunes filles des milieux ruraux pour leur permettre de
mieux se connaitre, de se cornprendre et d'echanger leurs connaissances,
de s'interesser davantage a l'etude de leurs problemes, de s'entraider
mutuellement a. faire plus et rnieux pour l'amelioration des conditions

materielles de vie sur la ferme.
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Les pouvoirs politiques et religieux s'interessent grandement it la
bonne marche de cette nouvelle association feminine. Monsieur
Alphonse Desilets, ingenieur-agronome du ministere de l'Agriculture,
est, pendant des annees, I'ame dirigeante de ces cercles. L'engouement
des femmes pour ce mouvement a permis, en quatre ans, de passer de
cinq a trente-quatre cercles. En 1919, un conseil provincial est cree. A
cette occasion, la revue « La Bonne Fermiere » a vu le jour et est publiee
de fac;on trimestrielle. Pendant plusieurs annees, les femmes « leaders»
des differents cercles menent des luttes acharnees pour faire reconnaltre
leurs droits, entre autres, Ie droit de vote et celui de participer aux
discussions ainsi qu'aux decisions qui feront d'elles des partenaires
egales dans la societe.

En 1944, Ie pouvoir episcopal s'interroge sur la pertinence des
subsides verses aux Cerdes des fermieres par Ie gouvernement du
Quebec. De plus, Ie derge, tourmente par Ie pouvoir que Ie gouver
nement avait donne aux femmes et inquiet du role que les femmes seront
appelees it jouer dans la societe, decide d'agir promptement. Plusieurs
pd~tres, sous l'egide de l'episcopat, pour contrer ce mouvement qui
prenait de l'ampleur et d'une certaine fac;on pour recuperer un certain
pouvoir qu'ils voyaient leur glisser des mains, fondent l'Union
catholique des fermieres; U.C.F. Les eveques suggerent fortement que
les femmes rurales adherent it ce nouveau regroupement. L'argumen
tation du clerge, pour convaincre les femmes, est la suivante:

«.Au~Mi Lmgtempd que Ie.1 Cere/eel iJed fermieru deronl a fa ebarge iJu
miniJtere iJe /'Agrwu/ture, i/ dera iJiffieile pour ellu> iJe /affirmer
eomme pilier iJu iJiveloppemellt agricole».

De plus, on veut associer ]e Cercle des fermieres it I'U nion catho
lique des cultivateurs. Consequemment, l'effectif des deux associations
serait environ de 75 000 membres. Environ 10 000 des 44 000 femmes
adherent it l'Union catholique des fermieres. II est de plus en plus
evident qu'une rupture se fera entre les Cerdes des fermieres et I'Union
catholique des fermieres.

En 1957, l'Union catholique des fermieres change d'appellation.
Dorenavant, on parlera de I'Union catholique des femmes rurales:
U.c.F.R.. Les eveques tiennent toujours Ie meme discours, c'est-it-dire
que les associations dirigees ou financees par l'E-tat comportent des
risques de noyautage et de deviations ideologiques. Les Cerdes des
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fermieres, qui n'ont pas jusqu'a date adhere au mouvement, refusent

toujours de s'associer. Les raisons evoquees par ces groupes sont tres
variables; de sources credibles pour les uns et moins credibles pour
d'autres, il semble que la raison officielle de ce refus de fusion est
d'ordre ideologique. En effet, les Cercles des fermieres ne veulent pas
etre noyes dans d'autres regroupements feminins; ils ont comme objectif
de celebrer leur cinquantieme anniversaire de fondation, prevue pour
1965. D'autres pretendent: « qu 'iL Jerait in/wte pour nOllJ « FermureJ )) qui

avorul iti lu pl'onnlereJ et avorl.:/ fait /lll travail oe oifrichement) Oe pCkJder led

« platd tout cuitd» aux oamu oe tv.CRR q/l~ en domme, Jont le produit o'un.e

petite rejJanche dU clerg~ aul1e ipoque all celui-ci avaitle droit de vie au de mort dur

led femmu qu'iI a cherc/7(! Ii terroFider pour I.u tirer de JOIl cOt/». Cette sou rce
anonyme poursuit « et je pw".J vow prouva ce que j'avance. Si "OlM da"iez touted

led intrigued) led abud pour arriver a nOll..} alJaler. .. » En 1966, l'U.C.F.R. ainsi
que les C. E.D. -cercle d'economie domestique- se fusionnent et une
nouvelle designation voit Ie jour I'A.F.E.A.S.: Association feminine
d'education et d'action sociale.

Il aura fallu attendre tout ce temps pour qu'un certain
rapprochement s'effectue entre les Cercles des fermieres et l'A.F.E.A.S ..
Bien que les Cercles des fermieres n'adherent pas au mouvement, la
lutte entre les deux associations a cesse surtout lorsque vient Ie temps de
faire reconnaltre aupres des differents paliers de gouvernement les
revendications des femmes ainsi que leurs attentes dans Ie futur; en
somme, ce que les femmes veulent, c'est d'erre partie prenante a. la
discussion quant a leur avenir et a leur devenir. Encore aujourd'hui, Ies
deux associations feminines existent et elles ne sont toujours pas
fusionnees.

HISTOlRE REGIONALE OU DIOCESAINE DU MOUVEMENT

En 1924, quelques femmes s'interrogent sur la pertinence de creer un
Cercle des fermieres regroupant Jes femmes de Mont-Laurier et du
diocese. Ce comite planifie sa strategie de fondation et c'est Ie 11 janvier
1925 que le premier Cercle des fermieres voit Ie jour, a. Mont-Laurier.

Au fJ des annees, plusieurs municipalites du diocese adherent a
ce mouvement. A Kiamika, c'est en 1932 qu'est fonde Ie Cercle des
fermihes. Des la premiere annee, Eva Bisaillon represente la
municipalite a une journee d'etudes a Mont-Laurier. Le but de cette
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rencontre est de fonder La premiere Federation regionale. Des deLeguees
de six Cercles des fermieres participent aux discussions en vue d'etablir
les balises de cette nouvelle federation. Les cercles representes sont:
Mont-Laurier, Ferme- Neuve, Lac-Saint-Pau!' Val-Barrette, Lac-des
Ecorces et Kiamika. Les deJeguees conviennent qu'il est temps d'elargir
Ie regroupement en federation dans Ie but de lui donner une plus grande
visibilite. En echange des subventions accordees par Ie ministere de
l'Agriculture, la Federation s'engage a organiser annuel1ement une
journee d'etudes ou une exposition regionale inter-cercles. On s'aper~oit

que ces activites sont tres recherchees par les Cercles des fermieres. On y
voit une occasion de fraterniser et d'apprecier les travaux qui se font
dans les autres cercles; c'est aussi I'occasion d'exprimer la position des
femmes sur les sujets d'actualite qui feront evidemment avancer Ja cause
des femmes.

Bien que Ie Cercle des fermieres de Kiamika existe depuis 1932, it
est difficile d'obtenir des renseignements sur son fonctionnement.
Cependant, on peut constater que des personnes de chez nous ont
travaille activement a ce mouvement. En effet, l'abbe !v1arcel Poissant,
alors cure de Kiamika, est nomme aumonier diocesain des Cercles des
fermieres en 1940 et y demeura jusqu'eo 1949. Quelques causeries
prononcees par rabbe Poissant nous font realiser que celui-ci a exerce
une influence certaine sur Ie mouvement regional. Quelques semaines
avant I'adhesion du CercJe des fermieres a l'Union catholique des
fermieres, Ie cure Poissant declare: « Ce que nOJ eiJeqlleJ oemanJent
aujouro 'hui au,,\: fermiereJ, ce n 'edt pa.J oe detm.ire !Lard cerc!eJ) maid bien de leJ
perfectionner en 0 trat1<formant en &Jociation profedJI'.onn.el!L ». Ces propos du
cure Poissant ont trouve echo dans les discussions qui ont suivi. En 1946,
les Cercles des fermieres de la region adherent a ru.c.F. Cette adhesion
avait comme consequence la perte d'octrois verses par le gouvernement.
Ceci n'a pas fait peur aux membres puisque chacun des cercles pouvait
s'autofinancer par des activites.

En 1947, lors du premier congres diocesain de l'Union catholique
des fermieres, madame Elzear Lachaine de Kiamika occupe Ie poste de
secretaire diocesaine. C'est en 1956, lors du dixieme anniversaire de
I'adhesion a l'U.C.P. que des manifestations de reconnaissance furent
exprimees a notre cure ainsi qu'aux autres aumoniers ayant ceuvre au
sein de ce mouvemen t.
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GROUPE DE L'A.F.E.A.S. DE KIAMIKA ACCOMPAGNE DE LA PRESIDENTE

PROVINCIALE, MADAME AZILDA MARCHAND, ET LE CURE LIONEL RACINE,

LORS D'UN CONGR~S DIOC£SAIN TENU ASAINT-DONAT.

HlSTOlRE LOCAlE DU MOUVEMENT

C'est a partir de 1960 que nous

pouvons lire, a travers les procE~S

verbaux, l'histoire du mouvement

des femmes a Kiamika. Si les

dames de Kiamika sont solidaires

des decisions prises regiona

lement, on s'aper90it que, pour

autant, on ne neglige pas la
couleur locale du mouvement.

Le Conseil des fermieres
est forme d'une presidente, d'une

vice-presidente, d'une secretaire

tresoriere et de directrices repre

sentant chacun des rangs et Ie

village. Durant I'annee, plusieurs

comites voient a la bonne marche
du cercle: ceIui de l'education et de l'action sociale, Ie comite des arts

menagers et le comite d 'organisation des activites. Les rencontres ont

lieu une fois par mois. Les elections se tiennent au debut de septembre

de chaque annee ; lorsque Ie nouveau conseiJ est en poste, on decide des

activites a priviJegier pour l'annee avenit et on forme ]es delegations qui

assisteront soit au Congres diocesain ou au Congres provincial.

II nous semble que la plupart des reunions se deroulaient comme
suit: la presidente qui anime la reunion invite les mem bres au

recueillement en recitant la priere d'usage; suivra Ie rapport de la

secretaire-tresoriere; ensuite, il y a presentation d'un sujet pour fin de

discussion ou encore la lecture d'un article presente dans la revue

" Femmes rurales ». Les sujets discutes se rapportent presque toujours
aux problemes vecus par les femmes dans la societe, que ce soit du point
de vue religieux, moral ou economique. Par la suite, on presente les

travaux confectionnes par les dames. Parmi ces « exhibits", on y
retrouve la confection d'un vetement, ou encore un tricot, ou un plat

culinaire. Un pointage pour chaque article presente est accorde, et a la

fin de chaque annee, un cadeau est remis a la dame ayant obtenu Ie plus

haut pointage. A certaines occasions, on fait appel a une personne de

l'exterieur pour juger les ceuvres . C'est souvent la Seeur superieure du
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couvent qui s'improvise comme juge. Les reunions se terminent par un

goil ter, ou par un jeu de societe, ou parfois par les deux.
Comme un des objectifs du mouvement est d'empecher nos

jeunes rules et jeunes gars de s'exiler hors de nos campagnes, Ie Cercle
des fermieres de Kiamika apporte une attention speciale aux jeunes rules
de la paroisse en les integrant au mouvement. A la fin de l'annee, on
distribue un cadeau a celles qui durant toute l'annee ont assiste aux
reunions mensuelles; si une jeune fiHe faisant partie de I'D.C.P. se marie,
un cadeau sous forme d'argent lui est offert.

COMITE O'EOUCATION ET O'ACTION SOCIALE

A la fin de I'annee 1964, sous la presidence de madame Jerome Filion, Ie
Comite d'education et d'action sociale forme de mesdames Telesphore
Portelance, Henri Lacasse, Clement Saint-Jean et Guy Touchette se
prononcent sur Ie role des femmes au niveau municipal. Les quinze
femmes presentes lors de la reunion du 18 decembre sont unanimes a
dire: « qlle la femme a .1a place all cOlueiJ mllnu:ipa~ 'Ill {die pOddedc ded qllaLiti.1
partU:llLieru qlli Lui permettent de rendre de grandd dervu:u Il La docieti et mime lln
apport indldpendable». On s'interroge egalement sur les qualites neces
saires a toute femme pour occuper Ie poste de maire ou de conseiller.

A la rencontre suivante, Ie 21 janvier 1965, on poursuit la
discussion sur la place des femmes dans la vie municipale. Pour
l'occasion, les maris sont invites et des personnes-ressources y
participent, entres autres, Mme Herve Belanger, presidente diocesajne.
La discussion est fort animee et ]e consensus n'est pas evident. Les avis
sont partages et Ie prod~s-verbal de la rencontre nous revele que « led
hom.me.J ont beallcollp de dijfu:uLti aaccepter Lafemme datu la dOCietl. .. »

A un autre moment donne, en novembre 1965, Ie Comite se

penche sur la pertinence des maternelles en milieu rural. Le proces
verbal du 19 novembre, sous la plume de madame Leopold Alarie, se lit
comme suit:

«Kiamika, 19 novern1Jre 1965
Notre Dame (Jed Cbampd P.P.N.

Lecture (Ju proceJ-verbal JOUel fa prididence de Jlme Jirome Filion.

L 'aJJenzhLee dibuta par fa priere. AprC4 avoir JOlt!Jaiti la bienveJlue
aJJ.X membred, 011 fit l'enregutrement ded mern1Jred qui itaient de 22.

L'itude de fit .lUI' la niceJJiti (Jed maternelled en milieu rural.
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Per<lonlle lienunt, comlne mere et l()ucatrice, nou<l avon<l <lat<lt

"importance de l'lducation prl-<lcolaire. Sachant que l'enfant de

quatre ou cinq an.! a he<loin pour <lon dlvel.oppement comptet de .Ja

peNOJUUllitl d'un en.!eignement <lplciaLUl, le<l parenLJ /efforceront,

par toIU le<l moyen.!, d'y arriveI'. Le<I dameJ parurent intlreJ<lle<J a
cette ltuiJe de notre temp<J. La demon.Jtration .lUI' La confection de

chapeaux dOl1Jlle par Mme Albert Fili.on continuera a La prochaine

a<J<lemblle. Le.l dame.; qui ont a<J<li..1tl a La <loirle de <Jecteur dU 10

novemhre au Lac-du-EcorceJ furent tru enchantleJ d'une <Jou-le <Ji

hien rlu<J.lie. Le cour<J de chapeaux donne' par Mme RoLande Gravel,

technieiel1Jle iJu gouverllelnent, a ltl tri.! appricii pour cel!e.J qui ont

pu a<J<Juter et {'aurait ltl iJavantage <Ji La teclmieienne avait dOlw.i !e.J

cour<l le <Joir, car lC<J jeune<J femme.J auraient pu y a<J.Ji<Jter. Un

tnagnifique goilter .Jervi par muiJamu Portelancc et Albert Filion fut

tri.! apprlcil. On dccLda que La prochaine a<J<Jemhlle aurait lieu te

iJeuxume jeuiJi dU nwu et qu'il aura lchange de cadeaux; te tout <Ie

termine par La priere».

Mnte LlopoQAlarie <lec.»

A la rencontre suivante, la Sceur superieure, Sceur Saint-Yves

du-Rosaire, agit comme personne-ressource pour instruire les femmes
presentes sur Ie role et I'importance des maternelles en milieu rural.

L'annee 65 ne se terminera pas sans que les femmes de Kiamika
se questionnent sur un sujet qui, de nos jours encore, suscite bien des
emois: la confessionnalite. II s'agissait d'un des principes fondamentaux
du fameux Rapport Parent.

Au printemps 1966, on s'interroge sur les qualifications des
professeurs et aussi sur la collaboration des parents relativement a
J'education de leurs enfants. Toutes les dames presentes s'entendent
pour dire que la col1aboration des parents est necessaire pour que
l'enseignant puisse reussir dans sa tache. Un long questionnement se fait
sur la pertinence de regrouper tous les eleves dans une classe mixte.
Comme Ie veut la coutume, c'est la Sceur superieure qui donne les
explications sur ce nouveau concept de classe. Voici Ie prod~s-verbal qui
Ie relate:

«A<J<lemhLee iJ'avril 1966

Lccture iJu procu-verhal <lOuJ La prl.Jidence de Mme Jerome Filion, La
rlunion dihuta par La priere. Led prl.JenceJ itaien£ iJe 15. NoIU avion.!
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UllL inviiie d'honluur datU fa perdonne de SlEur dupirieure qui tWU~J

expliqua led redpo~abiliti.l de l'icole mixte. iJ'Iere dupiriettre avait

enregicltre dur ruhan dOn interl'ogawire avec ded eleved; led ripOl1ded de

eeux-cifurent tr~ interedJanted. La cladde predqtte complete prij'ere led

eeole.J mixted. Devant un fait doeial, il ('a falf.oir accepter led delkY:

principed de bade: 1er Ie bedoin pkunier derait pku avatttageux que le.J

eeole.J depareed, e'edt un facteur a e0l1cliderer. E~uite, e'edt eo/Uut que

fa pridence ded filled dtimule l'etude ebez led garfond; aUdJi elled

e~eignent aux garfo~ le.J bOnlleJ manured. Il y a aUcltii Ie probleme

moral a pe~er; di l'e'ducation dexuelle de nOd enj'antd itait faite

eomme eUe devrait, il y aarait un grUel probleme de regie. Touted led
damed parurent Jaticlfaited de eed re~eignemetl& et remereient SlEur

duperieure de da bonne conferenee... »

A cette epoque, au niveau provincial se vivait un changement
majeur dans tout Ie systeme scolaire. Le 20 mai 1966, les dames
prennent connaissance, par le biais de leur revue « Femmes rurales ", de
ce que sera J'ecole de demain.

La discussion sur Ie systerne scolaire a eu lieu dans plusieurs
rencontres, et ceci, durant plusieurs annees. Le bien-etre de nos jeunes
est une preoccupation constante. La drogue a aussi retenu leur
attention. Voici Ie prod~s-verbal de J'assemblee d'octobre 1968:

«L'acIdemhlie debuta par la priere; 22 damed itaient pl'edented. La

pl'i.liJente douhaita fa bienvenue aux damed; ~ulte led re.Jpon4able.;

ded dijJ'irentd eomiii.l donnerent un eompte-rendu de leur acIdemblie

redpeetive qui allait eu lieu a "1ont-Laurier Ie 29 JeptemiJre. E~uite

on fii l'etude du dujet docial de fa revue qui etait I.a drogue au nilleau
deofaire.

Une bonne partie ded etudian& fOlu connaiddance, un jour ou l'autre,

avee fa drogue; attiri.l par l'inconnu, ild Ie font pour experimenter ded

<fe~atiotu nouvel1etJ. Led itudian& de cladded dupirieured Ie font pour

pouvoir etudier tard dan4 fa tmit et padder a traverd ded exametU

difficile.;. Maid WUd eed jeUlleJ-lil. Ile dont pad ded babitlli..f. Le danger

qu'il! de joignent a fa f1U'norite qui tie rifugient rigltlierement daM la

drogue depend l.argement de l'e'ducatwn ded jettaed. Si led jeaned de

dentent en dicuriti au foyer, ti'ild de tientent accepti.J, il! troltveront

moin4 d'attrait daJlJ I.a drogue comme moyen d'ivaclwn..."
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L'A.F.E.A.S. s'est impliquee indirectement dans Ia formation du
comite d'ecole et du comite de parents, toujours dans Ie but de voir au
bon fonctionnement des ecoles. Dans Jes mandats du mouvement, Ie
comite d'education a un certain droit de regard sur Jes activites pre
sentees a nos jeunes, qu'elles soient cuJturelJes ou educatives. Ouelques

pieces de theatre ont ete presentees dans la paroisse. La piece" Bonne
fete papa» presentee par les professeurs de Ja polyvalente a cree toute
une polemique. Une resolution fut envoyee a l'effet que cette piece ne
soit pas presentee aux etudiants de la polyvalente.

Voici donc cette resolution:

cltten(Ju qlU lu profeddeuN (Je la polyvalente .:/ont flefUld pri.Jenter une

piece (Je thi/ilre peu cOllflenable a la population (Je Kiamika, dame(Ji le

20 maN 1976.
Attendu que plu.Jieurd ont protedt:e diU le contella (Je cette piece.

II edt propode par ttLidemhlie (Je tAfiad (Jont !e.J Iwnw duiflenf., que la

piece (Je theatre «Bonne fite papa» ne doit pad predentie a la

polYflalen~eSt-JfMeph (Jeflant lu etuJiantJ».

A/me Henriette Lachaine dee.

M me A(Jelin.e N antel pri.J.

Prop. Mme Mariette Saint-Jean

dec. Mflte Marie Saint-Auhin.

L'engagement social tient aussi une grande place dans la vie du
mouvement. Plusieurs dossiers sont etudies: les regimes matrimoniaux,
les regimes de retraite et de rentes, Ie zonage agricole, la pollution, Ie
referendum, l'avortement etc ... La place de Ia femme comme partenaire
de son mari dans l'entreprise familiale est souvent sujet a. discussion. A
plusieurs reprises, on discute de la possibilite de verser un salaire a. ces
femmes collabora trices; encore aujourd'hu i, Ie sujet es t d'actualite.
Comme la famjlle est un sujet tres souvent discute, soit en groupe ou en
atelier, on parle des «dro£td et de,) de~'(}ir,1 reciproquu de La /amdLe et de La
.Jocute".

,r,/LJdemhlie/iflrier 1967
Marie Reine (Ju nWIUJe P.P.N.

Lecture (Ju proced-flerbal dOUd la predi(Jence (Je Mme Teledphore

Portelance, ,'ice-pri.JUJen~e,qui ./acquilta (Je don role en l'aIMence (Je la

prbUJente. L'tLidemblie (Jibuta par la priere et 10 memhred itaient

pridentJ.
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L'etaf)e de fit daJr.I La revue dur «L&J {}roitJ et Lu {}ej'Oird riciproqueJ de

La famille et {}e La dOCUti,.. La famille n'&Jt pad faite pour La dociet~

c'ut La dOCUti qui &Jt faite pour La famiLle/ il lie faut jamaw oublier

que La. famille a {}&J droitJ dacrt.J antirieUrd et clllperieurd a ceux {}e

toul&J aulru iJldtitutwn<J y compriJ l'etat lui-meme. La famille a {}roil

ti l'JUliti. La familk a {}roit a La. jicollditi. Soye:z: fkon.dd, multiplie:z:

vOU<J, empli.Me:z: la terre et clOUlllette:z:-Ut. La familk a droit {}e dOllller

et de Jurveiller l'lducation donnie aux en!anLJ. La famille a droit ti La
tlecllrile kOllOmiqlle. Le cb8mage doil etre inladtlahlemcnt combattu.

La familLe a droit ti l'upace vitaL La famille a droit d'etre protigee

daIW da danti tant phYclique que morale. La famille a {}roit a La
decuriti... ,.

Toujours dans Ie but d'aider les jeunes, un montant de 25 $ est
vote pour payer un voyage aux floralies de Montreal en 1980. C'est un
bon moyen pour les jeunes de parfaire leur culture, pensait-on. Au
niveau paroissial, plusieurs associations ont profite de la generosite de
nos dames. Que ce soit leur implication dans la realisation de ]a
bibliotheque municipale, projet dont Ie cure Lionel Racine est tres fier.
La societe horticole ainsi que l'age d'or ont beneficie de I'aide de
l'A.F.E.A.S., soit par une contribution financiere ou une aide materielle.

COMITI DES ARTS MINAGERS

Bien que moins visible, ce comite est tout aussi operant dans Ie
mouvement. Le travail et l'ardeur que ces dames mettent dans la
preparation des pieces a presenter a I'exposition regionale a porte fruit.
En 1961, Ie groupe de Kiamika se classe en premiere position pour les
oeuvres presentees. A leur retour, la presidente, madame Jerome Filion,
les felicitent pour leur beau travail et les invite a lire les livres reiYus en
pnx.

Un de leurs mandats est de voir a ['organisation des cours d'ete
pour les jeunes fllles interessees. Avec la collaboration des religieuses de
I'ecole d'Agriculture, des coors de couture, de tricot et d'art culinaire
sont dispenses aux participantes. Aplusieurs reprises des demandes ont
ete faites, soit au gouvernement par le biais du ministere d'Agriculture,
soit au niveau de I'education aux adultes, pour que soient donnes des
cours de couture, des cours de ceramique, des cours de cuisine et meme
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des cours de gymnastique. A chaque reunion mensuelle, ce comite est
charge de presenter les « exhibits» fabriques par les dames durant Ie
mois. Avec l'aide de ce comite, plusieurs dames ont developpe une
certaine dexterite dans la confection de vetements, dans la fabrication de
plats gastronomiques ou encore dans I'art de presenter une table
irresistible.

COMITE D'ORGANISATION DES ACTIVITES

Les « fermieres)} sont solidaires de toutes les femmes de la paroisse qui
sont dans Ie besoin suite a- une maladie ou a- un desastre i ici, on pense a
Mme Richard Boucher qui, suite a la destruction de sa maison par Ie
feu, a re~u un appui considerable de la part de nos dames. On n'a pas
peur de mettre l'epaule a- Ja roue et de venir en aide a- ces personnes que
ce soit par une contribution financiere ou materielle. L'aide ainsi
apportee est bien appreciee. On souligne egalement un evenement
heureux tel un accouchement. Un montant de 2,50 $ est alloU(~ pour un
cadeau.

On peut penser que nos genereuses dames s'occupent seulement
de regler des problemes, mais non, elles savent aussi s'amuser et a
l'occasion organiser des soirees recreatives pour les citoyens de la
paroisse. A chaque annee, l'organisation de la fete des Meres et des
Peres est l'exclusivite du Cercle des fermieres. Avec Ie concours des
religieuses et des enseignantes de I'ecole, des seances et des chants
montes par les eleves agrementent ces soirees. A I'occasion de cette fete,
une dame est choisie comme la mere de l'annee et un cadeau lui est
remIs.

De plus en plus, on remarque que les dames s'impliquent dans
des activites qui viennent en aide au milieu paroissial et religieux. Avec
I'argent recueJli lors des soirees dansantes ou des soirees de bingo, Ie
Cercle des fermieres a pu hnancer l'achat de nouvelles draperies pour la
salle paroissiale pour un montant de 63,59 $, somme assez enorme pour
Ie temps. n a fanu organiser plusieurs soirees pour parvenir a payer ces
draperies. A chaque annee, les dames participent a la corvee du menage
annuel de I'eglise, de la sacristie et de la salle paroissiale.

FIN DE ['ASSOCIATION FEMININE

Dans Ie but evident de poursuivre leurs activites et pour contrer une
baisse des effectifs du Cercle, des campagnes de recrutement ont lieu.
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ADELINE NANTEL, PRESIDENTE DE KIAMIKA, EN COMPAGNIE

DE GIS£LE LAMOUREUX, DIRECTRICE DE SECTEUR. ET DE

AURORE BOUCHARD DU COMITE PUBLICITE ET RECRUTEMENT

DU SECTEUR. LORS DE LA REMISE DU PREMIER PRIX AU CERCLE

DE KIAMIKA.

On fait du porte-a.-porte et on demande
au cure d'annoncer en chaire la date des

reunions. La perte d'interet pour Ie mou
vement est ressentie dans plusieurs autres
cercles. Pour stimuler l'ardeur des mem
bres au niveau regional, on souJigne de

faSion particuliere Ie cercle qui augmente
Ie nombre de ses membres de 10 %. En
1976, Ie Cercle de Kiamika est ainsi
honore j 47 femmes en font partie. Bien
que ce nombre soit interessant, il est
cependant inferieur au nombre de mem
bres pour I'annee 69-70; il etait d'alors de

57 participantes.
Malgre Ie nombre reduit de membres, les femmes partIclpantes

mettent les bouchees doubles. On ne plie pas facilement I'echine. Elles
sont de plus en plus presentes lors des activites paroissiales : marcheton,
carnavaJ, souper, fete du cinquantieme anniversaire de pretrise du cure
Poissant, etc ...

II est a. souJigner l'apport particulier, au niveau regional, d'une
ancienne residente de Kiamika, madame Cecile Diotte. En 1980, elle est
directrice de secteur et en 1985, elle occupe Ie poste de troisieme Vlce
presidente de I'organisation regionale.

Certaines femmes de Kiamika ont con tribue de fa~on

plus particuJiere au bon fonctionnement du cercle. Qu'on
pense a. mesdames Therese Filion, Mariette Saint-Jean,
Adeline Nantel, Diana Lacasse, Laure Filion, Simone Meilleur,
Albertine Portelance, Elise Crepeau, Ghislaine Touchette,
Marie Quenneville, Laura Diotte, Aline Gratton et bien
d'autres...

Malgre la bonne foi et la perseverance de certaines de
ces femmes, c'est Ie 20 septembre 1985 que Ie Cercle de Kia

mika tire sa reverence comme en tait foi la resolution suivante: CtelLE DionE, DIRECTRICE DE

SECTEUR EN 1985.
«II edt propodi par Liette Charron Boi.Jclair et decotUJi par
Elizabeth Lachaine Dunuw que Ie Cercle de Kiamika doit JUdOlc.J a
partir Ju20 deptemhre 1985.»

Ute Bierman Siebert
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Les presidentes
1932- Eva Bisaillon 72-73 Therese Filion

1947- Mme Elzear Lacbaine 73-74 Mariette Saint·Jean

59-60 Mme Henri Morin 74-75 Adeline Nantel

60-61 Mme Jerome Filion 75-76 Adeline Nantel

62-63 Mme Jerome Filion 76-77 Adeline Nantel

63-64 l\1me Henri Morin 77-78 cecile Diotte

64-65 Mme Jerome Filion 78-79 cecile Diotte

65-66 Mme Jerome Filion 79-80 Suzelle Lachaine

66-67 Mme Jerome Filion 80-81 Suzelle Lachaine

67-68 Mme Jerome Filion 81-82 Leona Lachaine

68-69 Mme Clement Saint-Jean 82-83 Suzanne Denis

69-70 Mme Clement Saint-Jean 83-84 Suzanne Denis

70-71 Mariette Saint-Jean 84-85 Ute Bierman Siebert

71-72 lVlari tte Saint-Jean 85- Ute Bierman Siebert

LE CLUB DE L'AGE D'OR DE KrAMlKA INC.
Desireux de creer des activites pour les personnes du troisieme age,
Therese Filion et Ie Frere Rolland Fouquette fondent Ie Club de rAge
d'or de Kiamika en janvier 1972. L'organisme regroupait alors
cinquante-six personnes actives de cinquante ans et plus.

Le premier conseil forme en 1972 est compose de Therese Filion
a la presidence et des directeurs: Aurore Leclair, Laure FiJion, Ravana
Quenneville, Henri Lacasse, Gaston Saint-Louis et Ernest Touchette.
Le Frere Rolland Fouquette agit a titre de secretaire. Mme Filion
assurera la presidence jusqu'en octobre 1976. Diana Lacasse lui
succedera Ie 26 octobre, et ce, jusqu'en 1981, tandis que Otto Siebert
presidera Ie club du mois d'octobre 1981 jusqu'en septembre 1984. Rita
Valiquette prendra la presidence de septembre 1984 jusqu'a la
dissolution du Club en 1994.

Ce club a caractere social a pour principal objectif la recreation
des personnes du troisieme age.

AEn de divertir ses membres, on organise des soirees avec jeux
de cartes, jeux de table, bingos, chants, jeux de societe. Des cours de
danse sont egalement dispenses aux membres qui desirent en suivre.
Pour quelques-uns, la « jasette» est toujours un excellen t passe-temps.
Le tout se termine par un gother. La municipalite laisse gratuitement la
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salle municipale pour ces SOIrees qui se tiennent mensuellement a
I'exception de la periode estlvale OU les activites font relache.

Pour assurer Ie bon deroulement des soirees, des sous-comites
sont formes: comite d'accueil, comite de reception et comite
d'organisation.

En avril 1972, les personnes etrangeres au club sont invitees a
participer aux activites.

Au fil des annees, on organise, en plus des soirees recreatives,
des voyages -zoo de Granby, visite du parlement a Ottawa, etc.-, parties
de sucre, soupers des Fetes, repas pour la fete des Meres et pour la fete
des Peres. Les soupers des Fetes sont tres populaires, on y denombre la
quasi-totalite des membres. Voici un recit d'un voyage realise Ie 14 aout
1974, tel que rapporte par Therese Filion et Ie Frere Rolland Fouquette.

«Le 14 aoilt, a 7h dU matin, un aulocar fait don apparition au village

de Kiamika oil le.J v01JageUrd Ju Clu.h ['attendmt jUlJeUdement. Dame

temperature e.Jt invitante et unejourJUfe dplenJiJe de prepare. Un pelt

comme pour le.J ecoUerd, Ie hUd arrete pre.Jqll.£ a touted le.J porte.J dafU

le rallg 7, maiJ cette foiJ c'edt pour ceax qui dont a l'age ou lever

matifUl.L

NOUd filOlu Jonc avec quaraJue-cinq perdonnu a horJ "erd lHontrial,

La TraM-Canada via Quehec. Le.J cbaJ1l:.1 et le.J biJtolred fUdent et font

ou.hlier La nUJltotollie JIl trajet. Comm.e on peul d'aJ1U«Ier a tout age!

NOUd dinOfU en pique-nique pred de St-Hyacintbe. L&I panierd de

proviJion.J / etalent Jur le.J tahle.J en plein ai,. et l'appetit, qui ne de fait

pad attendre, fait haidder Ie ton de.J converdatiofu. Le.J plaJ havaroJ

deviennent mueu, maiJ tru oa:upi4...

AUdJitot apru et avec autant de gaiete, IWUd /lOUd remettolld ell route)

car /lOtre itiJUfraire edt charge. Notre arrivie tot a Quehec permet de

viJiter le.J Ueax le.J plUd biJtoriqUe.J et Iwtre guide noud rappelle /lOd

premiered pageJ d'hiJtoire Ju CaJzaOa. NOUd qllittofu Quehec apru Ie
.loupeI', via Sainte-Ann.e.de-Beallp,.e que /lOUd viclitolld Ie lenJemaifl

matin, car /lOUJ etahliJJolU nOd quartierd generaax a Chateau-Rieber

oil une experience hien originale noud attend: le coucher commu

fUl.utaire dalld un college.

Comme noUd Jomme.J tOUd plUded l'age Je.J edpi.egleried, couventined

a"MagiecJ et COl1igiefU a harhe griJe acceptent de hon gri de partager Ie
mime Jortoir, maiJ avec cella-le.J a liu dimple.J. DiJolld toul de Juite
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LA PLANTATION DES ARBRES DANS LE PARC MUNICIPAL.
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qu'il aurail eU mieux de rappelu k regkment dU cliklU:e pour la lwit

et duperder lu rOllfleurd aux aCCOrdJ un peu trop tonitruant.!. Cu
{}erllierd voulaient-ilJ que noUd gar{}wllJ un eternel douvenir {}e IlOtre

voyage?

Ded l'aurore, on enten{} quelqued voix a/faihliu. Le reclpollJahle {}u

{}ortoir ne peut alord de payer k plauir {}e donner la cloche {}u reveil.

Le lever, pluJ tDt que prevu. {}oil IWU<I faire gagner une heure, mai.d k
perJonnage k pluJ uUJupell.Jahk dU groupe a becloin {}e ce tempd pour

prolonger cion Jommeil.

ApreJ un copieux {}ijeuner, c'eclt Ste-Anne-de-Beaupre avec don

amhuuu:e {}e priere et {}c rep0cl. C'ut Ull peu Wl pekrinage, pui.lque

IWUd cIommu au 15 aollt, fete {}e tA.JJomption. D'ailLeurcl, k gran{}

IlOmbre {}e tourutu americauu, a la IIleJcle {}e 10h {}allJ la langue {}e

Sha1ceJpeare, IlOllJ k rappelknt.

Apr~ la vui!e du lnll.Jee et {}u cyclorama, 1l0U<J pendOIlJ a repreMre k
chemin dU retour en arretant aux chuted Montmorency, rile

{}'OrliaJlcl, k zoo {}e Charle.Jbourg. NOUd revellOllJ par Trm4.Rivuru,

quution {}e voir plUd {}e payJ. Quelquecl arretcl a «Cailktte», a la

«Portc-{}u-Nor{}", et aufru, etirent k voyage et font que 1lOU<J arrivoll<l

a Kiamika un pea avant taurore pour eviter le.J regar{}J furtifcl qui

vouJraient IloUd fa ire paJder pour {}u couche-tard.

QuaM k prochaul voyage? D'aucUllJ parknt {}e trouJOIlN cette foid.»

Vers 1972, Ie club re~oit une subvention de Nouveaux Horizons
Canada et entreprend les travaux d'amenagement du pare situe a l'avant
de la salle ~unicipale. On y plante des arbres et on installe une cloture

qui Ie ceinturera. Ces travaux seront
echelonnes sur quelques annees, Ie
tout se faisant benevolement.

Diana Thibault -Mme Henri
Lacasse-, Anna-Paule Piche -Mme
Amandus Emard- et Ie Frere Rolland
Fouquette s'adressent, en 1978, au
ministere des Consommateurs, Coo
peratives et des Institutions finan
cieres pour obtenir l'emission de let
tres patentes pour constituer lega
leme'nt Ie Club de rAge d'or de



Kiamika inc. qui pourra alors beneficier d'aide financiere, ce qUI

donnera egalement a ses membres certains avantages.

Au cours de la me me annee, les membres elaborent un projet
cinematographique. C'est alors le premier club a demander une
subvention pour ce genre d'activite. La subvention obtenue de

Nouveaux Horizons, les membres acquierent un equipement complet
pour monter des films amateurs super 8, en couleur et sonores. On
realise alors un film sur l'histoire de Kiamika ainsi que sur des
evenements importants au sein du Club de l'Age d'or, faisant ainsi
revivre les difIerentes activites des alnes associes a. la vie paroissiale.

Le 8 fevrier 1979, Ie Club de rAge d'or de Kiamika inc. est
officiellement constitue. Il sera affLLie a la Federation de rAge d'or du
Quebec. Les objectifs restent toujours les memes, divertir les personnes
du troisieme age. En 1979, on peut compter quatre-vingt-quatorze
membres au sein du club, cent treize en 1980, cent quinze en 1985 et
une centaine en 1990 et en 1991.
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NAPOU"ON FORGET ET SON ~POUSE YVETIE GRENIER, BERNADETTE

LACHAINE-D10TIE, MARIE SAINT-AUBIN, YVONNE GRENIER-BRIERE.

M~RILOA GOULET-SAINT-LOUIS. DIANA THIBAULT-LACASSE. ANNA·

PAULE PICH~-~MARD ET SIMONE LACHAPELLE-MEILLEUR LaRS DE LA

F~TE DE LA SAINTE-CATHERINE ORGANIS~E PAR LES FRERES MARISTES

ET LE ClUB DE L'AGE D'OR DE KIAMIKA.

aJrlocialionJ e.1N () oJ

En 1980, afin de souligner Ie travail d'un de ses membres, on
soumet Ie nom de M. Ravana Quenneville comme candidat potentiel
pour recevoir Ie merite FADOQ. Membre du club depuis sa fondation,
age alors de soixante-seize ans, J s'est toujours devoue pour preparer la
salle avant les soirees et pour tout mettre en ordre apres. II rend
beaucoup de services au sein du
club. Dans les premieres annees du
club, iJ se joint a d'autres benevoles
pour amenager un pare pres de la
salle, pour Ie benefice des personnes
§.gees. En 1981, il recevra un hom
mage emanant du conseil de rAge
d'or de la region de l'Outaouais.

Le 1er mars 1984, Ie Frere

Rolland Fouquette demissionne
comme secretaire-tresorier apres
avoir consacre douze annees de sa
vie a. L'organisme, et ce, de fa~on be
nevole. Marie-Rose Plouffe Ie
remplacera.



Comme tout se faisait benevolement, it vint un temps OU on ne
trouvait plus de personnes pour assurer la releve au sein du conseil
d'administration.

Le 6 mal 1991 se tient la derniere soiree recreative du club. Trois
semaines plus tard, on procede it la formation d'un conseil provisoire
compose de Rita Valiquette, Charles MeiLleur, Firmin Valiquette, Therese
Reid, Adeline Nantel, .Mariette Saint-Jean et Elisabeth Dumas. Francine
Briere accepte de tenir les livres pour Ie reste du temps. On es.pere
toujours trouver de nouvelles personnes disposees it donner de leur
temps pour organiseI' les activites des membres.

Une annee passe et personne ne se propose pour prendre la
releve. Le conseil provisoire est done reconduit pour une nouvelle annee.

Le 19 avril 1994, Ie conseil provisoire se reunit pour demander la
dissolution du Club de l'Age d'or de Kiamika inc. II sera officiellement
dissous Ie 3 aout 1994 par l'Inspecteur general des Institutions
financieres.

LES ORGANISMES A CARACTERE
ENVIRONNEMENTAL

L'AsSOClATION DES PROPRIETAlRES

DU lAC FRAN<;:OIS INC.

HISTORJQ1JE

Apres avoir fait du porte it porte autour du lac Fran<;ois OU elle a
rencontre plus d'une centaine de personnes, Fernande Jacob convoque
une assemblee generale de fondation Ie 22 aout 1981. Lors de cette
assemblee, il est resolu que Ie groupement porterait Ie nom de
«Addocialion dU propriitaireJ dU lac Fraftf0kJ i..n.c.»

Les princlpaux objectifs que se donne l'Association sont:

Premierement, assurer la protection de l'environnement du lac j

en second lieu, promouvoir les interets des proprietaires jet, trois ie
mement, organiser des reunions recreatives, educationnelles ou autres
permettant et favorisant les relations entre les residents du lac Fran<;ois.
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L'Association obtient offlciellement son incorporation en 1982 et

ses reglements sont adoptes Ie 2 juillet 1983.
A la presidence se sont succede Fernande Jacob, Jean-Guy

Casavant, Rene C. Lapointe, Lise Leblanc, Armand Charbonneau et

Guy Grenier.

LE PROGRAMME DES LACS

Le Programme des lacs, gere par la directLon de l'amenagement des lacs
et des cours d'eau du ministere de l'Environnement. inspire Jes grandes
lignes du travail de l'Association des proprietaires du lac Fran90is.

C'est ainsi que des la premiere annee, ['Association s'inscrit a ce

programme.

En 1982, elJe obtient un releve de la quaJite des eaux du lac pour
des fillS recreatives. Suite aux echantillonnages et aux analyses de l'eau
du lac, les resultats demontrent que la qualite de l'eau est mediocre. A
partir de cette etude, les membres de l'association effectuent un travaiJ
de sensibilisation afin de retablir la qualite des eaux du lac. Les energies
sont canalisees vers une comprebension de la classification des
installations septiques et la mise en application du plan correctif.

La classification des installations septiques et Ie plan correctif
sont deposes par Ie ministere de l'Environnement Ie 16 juin 1983. nest
suggere alors par Ie ministere d'entreprendre la correction des
installations qui sont un foyer direct de pollution et d'y aller sur une
base volontaire.

Pour completer Ie Programme des lacs, Jes releves demontrant
des ajouts artificiels sur les rives du lac Fran90is et du petit lac Fran<;ois
sont deposes respectivement les 5 et 12 juin 1984. L'etude realisee pour
Ie grand lac Fran<;ois demontre que 74,7 % des rives sont a. caractere
nature!, 12,9 % sont en regeneration, 8,2 % sont amenagees de fa90n
ornementale et 4,2 % sont degradees. Plus la proportion des classes
d'amenagement artificiel, que ce soit de fa90n ornementale ou degradee.
est grande, plus I'equilibre du lac est perturbe. Un lac dont les rives sont
amenagees de fa<;on ideale doit presenter au moins 85 % de ses rives
naturelles ou en regeneration. Quant au petit lac Fran<;ois, J'etude
demontre que 9,5 % des rives sont naturelles, 22,2 % sont en
regeneration, 47,1 % sont amenagees de fa<;on ornementale et 21,2 %
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LE PREMIER BULLETIN DE l'ASSOCIATION PARU EN 1984.
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OCTOBRE 1984

L'Association des propri~taires du lac Fran~ois (l'APLF) a mainte
nant trois ann~e8 d'e~istence. Clest une association encore jeune
maia qui a d~j! r~alis~ beaucoup:

1- sur Ie plan de la protection et de .l'am~lioration de l'environ
namant du lac Fran~ois,

2- sur la repr~sentation des propri~taires aupr~s des divers pa
liers gouvernementaux, en particulier la municipalit~.

En somme, elle travaille a remplir Ie mandat que vouS lui avez
confi~. En dehors des petits d~tails qui passent souvent inaper
~ua mais qui demandent beaucoup de temps et d'~nergie, votre asao
ciation, pour votre b~n~fice,

- a fait les nombreuses d~marches et les pressions n~cessaires

pour que Ie lac Fran~ois soi t inscrit au "Programme des Lacs" du
minist~re de l'Environnement,

- a obtenu les etudes sur Ie relev~ de la qualit~ de lleau et a
r~alis~ la cueillette des ~chantillons n~cessaireg. Pour ce faire
elle a re~u la collaboration de 27 riverains sensibilis~s ! notre
cause,

- a obtenu les ~tudes sur la classification des fosses septiques
et Ie plan correctif au coat de $35,000,

- a obtenu les ~tudes sur Ie degr~ d'artificialisation des rives
au coat de $14,000,

- a fait les d~arches pour d~buter la phase de reg~n~ration des
rives, a organis~ et a particip~ concr~tement ~ la jour~e de
plantation des nouveau~ plants en juin dernier,

- a obt~nu gratuitement les quelque BOO plants du minist~re de
l'Environnement pour l'~tape 19B4 de cette reg~n~ration, en plus
de l'aide de deux b~n~voles de ce minis~re et de FAPEL, et tra
vaille pour que la m~me exp~rience se r~p~te au printemps prochain,

Propos du president

BULLETIN NUM~RO I

l'ASSOCIATION DES PROPRI~TAIRES DU LAC FRANCOIS



sont degradees. Le travail est grand pour redonner aux rives leur aspect
d'origine.

A ce jour, plus de cinquante proprietaires ont beneficie du
Programme de regeneration des rives.

Pendant quelques annees, un service d'analyse de I'eau de
consommation est mis a la disposition des villeg~ateurs et des residents
grace a la Federation des associations pour la protection de l'environ
nement des lacs -FAPEL-.

Depuis 1984, Ie «Bulletin de I'Association des proprietaires du
lac Franc;ois » a ete publie une quinzaine de fois et sert de lien entre les
proprietaires et leur Association. (Voir page precedente).

ENSEMENCEMENT

Des les debuts, I'Association est sensibilisee par la baisse de prises de
poissons dans Ie lac. A quelques reprises, dIe a contribue a l'ensemen
cement de truites. En 1991, elle met sur pied Ie "Comite chasse et peche
du lac Franc;ois ».

Depuis 1992, elle appuie Ie ministere du Loisir, de la Chasse et
de la Peche et la municipalite de Kiamika pour l'amenagement de la
frayere de dores pres du pont de la presqu'lle.

LOlSIRS

Le 21 aout 1982, on organise des activites recreatives pour les jeunes et
une epluchette de ble d'Inde au Motel Lily.

Au mois de mars 1983, Ie « Comite des loisirs» se separe de
l'Association des proprietaires du lac Franc;:ois inc. et s'incorpore, les
objectifs etant differents.

Cependant. les assemblees generales annuelles de l'Association et
du Comite des loisirs se deroulent l'une apres l'autre, Ie meme jour, dans
Ie meme local.

IMPLICATION

L'Association n'est pas un organisme a caractere politique, mais souvent
elle fournit Ie plus objectivement possible tous les renseignements sur les
sujets d'interet pour les proprietaires du lac Franc;ois, que ce soit Ie
dossier d'annexion a Val-Barrette, I'ouverture du chemin Poulin, Ie cap
de roches, l'asphaltage des chemins autour du lac, l'eclairage des routes,
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la vitesse des embarcations sur Ie lac, la croix de chemin, la prise d'eau
pres du pont, les terrains de villegiature en bordure du grand lac
Fran~ois.

Cette Association est un bel exempJe qui prouve que des
proprietaires qui sont vigLlants, attentifs et qui s'impliquent font en sorte
que l'Association a ete et est toujours dynamique et qu'elle merite de
vivre encore longtemps.

LA SOCIETE O'HORTICULTURE ET

O'ECOLOGIE DE KlAMIKA INC.
Presidentes: Manette Saint-Jean: De 1984 a 1990

De 1994 a 1997
Carmelle Ouimet: De 1990 a 1994
Marie-Jeanne Vienneau: De 1997 a 1998

En 1979, ]e ministere de l'Agriculture, des Pecheries et de
l'Alimentation du Quebec lance Ie concours « Vill.e.J) villa,qed et campagned
fleurid du QuLbec», Ce concours incite les municipalites de petite taille tout
autant que les grandes villes a fournir un effort pour l'embellissement de
leurs milieux. Un comite d'embellissement est forme dans chaque
municipalite et un concours y est tenu pour determiner les residences,
les fermes et les commerces les mieux £leuns.

Des la premiere annee du concours provincial, la municipalite de
Kiamika s'y inscrit. Les efforts fournis par les citoyens seront
recompenses en 1981 et 1982 par l'obtention de la deuxieme position
dans la region de l'Outaouais.

Satisfaits des classements obtenus et desireux d'ameliorer ses
resultats, Ie 8 mars 1984, un groupe de citoyennes et de citoyens de la
municipalite et de la paroisse de Kiamika se reunissent dans Ie but de
former une societe d'horticulture.

La coordonnatrice regionale de l'Outaouais, .M.me Yvette Lauzon
encourage Ie groupe et I'aide a s'organiser.

Le premier conseil d 'administration est forme de Mariette Saint
Jean a la presidence, Rolland Belanger a la vice-presidence, Nicole
Diotte au poste de secretaire-tresoriere et des administrateurs Ute
Biermann-Siebert, Ghislaine Touchette, Gilles Boyer, Francine Briere,
Pauline Dumas et Marielle Forget. Cette societe est la seconde a
s'implanter dans la region.
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Des 1984, des projets d'amelioration sont mis sur pied et se
poursuivront d'annee en annee; ainsi plusieurs endroits subiront une
cure d'embellissement: parc municipal, hotel de ville, salle municipale,
entree du cimetihe, les maisons et commerces du village, I'eglise, I'ecole,
les ponts, les entrees du village, les fermes et les routes. Toutes ces
initiatives ne seront pas vaines puisque la municipalite se classera en 1ere

position au concours « Campagne fLearle du Quebec» pour la region de
l'Outaouais en 1984.

Le 7 mars 1985, une requete pour la constitution de l'organisme
en corporation est presentee a l'Inspecteur general des institutions
financieres par Lucille Letendre-Cartier, Francine Briere, Rolland
Belanger, Mariette Saint-Jean, Ute Biermann, Ghislaine Touchette,
Therese Aubrey et Nicole Diotte.

Le 30 avril 1985. la Societe d'horticulture et d'ecologie de
Kiamika Inc. est legalement constituee et re<;oit ses lettres patentes. Elle
a pour objectifs de promouvoir l'horticulture et l'ecologie et d'en
favoriser leur developpement.

La Societe s'affilie alors a la Federation des Societes
d'horticulture et d'ecologie du Quebec de qui elle re<;oit de nombreux
servIces.

Afin de financer ses activites, la Societe re<;oit une subvention de
la municipalite et vend des cartes de membres donnant certains
avantages comme la reduction sur les
achats a differentes pepinieres ou
serres.

En 1984, la societe comptait 38
membres. C€ nombre passera a 107 en
1985 et a 101 en 1996.

En 1987, Ie paysagiste Pierre
Leblanc depose un plan d'amenage
ment pour Ie parc municipal. En 1989
debuteront les travaux d'amenagement

LE PARe MUNICIPAL AMENAGE D'APR~S LES PLANS DE PIERRE
qui s'echelonneront sur deux ans. LEBLANC LES PIERRES REPRESENTANTLES MEMBRES D'UNE

Depuis sa fo ndation jusqu'en FAMILLE -PERE. MERE ET ENFANT- FURENT DONNEES PAR MABEL

1996, on remarque une grande stabi- ET REJEAN POISSON.

lite et un interet marque au conseil d'administration de la Societe
d'horticulture et d'ecologie; les postes ne sont jamais vacants.
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En 1996, un concours de dessins est organise pour les eleves de
l'ecole des Bois Chantants de Kiamika pour les sensibiJiser a la
protection et a l'embellissement de leur environnement.

Le travail de la Societe d'horticulture est apprecie; avec la
participation de la municipalite, elle a su donner a Kiamika un cachet
distinctif, remarquable et reconnu a travers la region.

CLASSEMENT DE LA MUNICIPAlITE

CONCOURS VILLES, VILLAGES ET CAMPAGNES FLEURIS DU Q1!EBEC

1981
1982
1984
1985
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1994
1995
1996
1997
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2e prix
2e prix
1er prix.
1er prix
8e position
2e prix
2e prix
2e prix
4e position
3e position
2e position
2e position
2e position
4e position
2e position
2<:: position

Region de l'Outaouais
Region de l'Outaouais
Region de l'Outaouais
Region de l'Outaouais
Concours national
Region de I'Outaouais
Region de l'Outaouais
Region de l'Outaouais
Region des Laurentides
Region des Laurentides
Region des Laurentides
Region des Laurentides
Region des Laurentides
Region des Laurenrides
Region des Laurentides
Region des Laurentides.
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uel que soit Ie chemin emprunte pour se rendre au
village de Kiamika, Jes paysages qui s'offrent a la vue

des passants sont enchanteurs. L'ete, des montagnes
verdoyantes aux pentes plus ou moins abruptes se

transforment en un deploiement fantastique de couleurs a
l'automne. Le chemin Chapleau, Ie premier chemin ayant ouvert la
region a Ia colonisation, avec son trace sin ueux, offre des vues
panoramiques exceptionneUes. Les valJees des rivieres Kiamika et de la
Lievre abondent de champs de foin, de ble et d'avoine qui, semes au

printemps, se transfonnent en un magnifique tapis dore avant la recolte
de l'automne. D'autres attractions s'ajoutent a ce decor enchanteur
~omme: I'elevage des wapitis pres des ponts couverts de la Ferme
Rouge; les fermes bien entretenues s'echelonnant tout Ie long des
rivieres Kiamika et du Lievre; Ie lac Fran90is OU les villegiateurs y
retrouvent tranquillite, paix, serenite, calme ... ; Jes ponts couverts

jumeaux de la Ferme-Rouge i les sen tiers pedestres. Les pecheurs
viennent taquiner dans les nombreux lacs des cantons la truite grise, la
truite mouchetee, Ie dore, Ie brochet, l'achigan... ; les vastes forets sont
un rendez-vous annuel pour les fervents de la chasse au lievre, a la
perdrix, a I'ours, au cerf de Virginie et les amants de la nature peuvent y
admirer une vaste faune et une f10re variee.

DES PAYSAGES ENCHANTEURS



UNE VUE MRIENNE DE LA VALLEE DE LA KIAMIKA PRES DU VILLAGE EN 1996.

UNE VUE DU PETIT LAC FRANC;:OIS.
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LE RAVAGE DE CERFS DE VIRGINIE
Ceux qui empruntent La route 311 entre Val-Barrette et Lac-du-Ced'
pour y observer Le cerE de Vlrginie ne sont pas dec;us. En 1989, sous
l'initiative des membres du Comite touristique de Kiamika, un circuit
d)observation du cerF de Virginie est mis sur pied. Dne dizaine de
mangeoires sont installees en bordure de Ia route 311, du chemin
Chapleau, du chemin du lac Franc;ois et sur Ie chemin du Lac Kar-Ha
Kon afin de nourrir les cerfs au cours de La saison hivernale. Plusieurs
residents encourageront ce projet et nourriront les chevreuils sur leurs
proprietes. En 1996, la municipalite de Kiamika adopte la politique de
ne plus nourrir Ie cerF de Virginie. Cette decision etait rendue necessaire
a cause de I'augmentation du nombre d'accidents routiers et aussi a
cause des degats Faits aux cultures agricoles et aux arbustes orne
mentaux, et ce, au detriment des proprietaires. Cependant, Ie conseil
municipal etudiera, Iorsque surviendra une situation d'urgence due a des
conditions climatiques exceptionnelles, la pertinence de nourrir les Cerfs
de Virginie sur un site securitaire afin d'eviter les accidents routiers.
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Depuis quelques annees, pendant I'hiver, Romeo Leblanc du
chemin Chapleau nourrit une centaine de cerfs dans Ie rang 8
permettant a plusieurs observateurs de s'approcher de ces superbes
betes. D'autres proprietaires en font de meme aux abords de la route
311. Des souvenirs inoubEables pour jeunes et moins jeunes.

Kiamika est au centre du ravage de cerfs de Virginie qui s'etend
de Val-Barrette jusqu'a Lac-du-Cerf. En 1991, on y retrouve une
population estimee a 6000 cerfs sur une superficie d'environ 240 km 2.

Selon une etude realisee par Ie ministere de l'Environnement et de la
Faune en 1992, la region de Kiamika et de Lac-du-Cerf attire 2680
chasseurs qui font une pression de chasse de 17000 jours pour un
territoire de 825 km2.

Dans notre contree, Ie c]imat rigoureux de l'hiver limite la
population de cervides. Les cerfs se regroupent la OU ils trouvent des
abris et de la nourriture en abondance diminuant ainsi au maximum
leurs deplacements. Dne surexploitation de la Foret occasionne des
pertes d'abris et une sous-exploitation forestiere engendre une perte de
nourriture rendant ]es cerfs plus sensibles aux rigueurs de l'hiver.

En 1990, la Fondation de la faune du Quebec, en collaboration
avec Ie ministere de l'Environnement et de la Faune et Ie ministere des
Ressources naturelles, lance Ie programme d'aide a l'amenagement des
ravages de cerfs de Virginie -PAAR- qui s'adresse aux proprietaires de
boises pour les aider techniquement et financierement. Ce programme,
qui avait fait l'objet d'une phase pilote au cours de l'annee 1989-90, vise
la conservation des peuplements resineux et melanges qui servent
d'abris aux cerfs et l'amenagement de ces peuplements par des coupes
forestieres appropriees qui favorisent leur maintien ou accelerent leur
croissance. A partir du 1er avril 1998, un role plus grand sera devolu a
l'Agence de mise en valeur de la fodh privee dans la livraison de ce
programme.

De 1989 a 1997, dix-huit proprietaires de boises prives situes
dans Ie ravage de Kiamika - Lac-du-Cerf se sont prevalus du
programme PAAR et 33,7 hectares sont amenages accroissant ainsi la
qualite du ravage.
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LES PONTS COUVERTS JUMEAUX
DE LA FERME- ROUGE

Diverses sources laissent supposer que l'on aurait construit plus de mille
ponts couverts au Quebec. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une centaine. A
l'epoque, les ingenieurs americains nvalisaient d'adresse afin de creer
des structures en bois qui repondraient a toutes les attentes. La duree de
vie d'un pont de bois est d'environ quinze ans, alors que les ponts
couverts peuvent se conserver pendant plus de cent ans. Quatre types
de ponts ont ete construits au Quebec: Howe, King, McCallum et
Town. Dans les annees 1890, le ministere de la Colonisation opte pour Ie
type « Town» ou a structure en treillis, brevete en 1820 par l'architecte
Ithiel Town.

LES PONTS COUVERTS JUMEAUX DE LA FERME-ROUGE.

Les ponts couverts de la Ferme-Rouge ont ete construits en 1903
et ils sont de type « Town ». Ils relient l'ile numero 3 aux rives de la
riviere du Lievre. En juiJlet 1903, Evrard Touchette, marie depuis
quelques temps, se faisait tuer au pont de la Ferme-Rouge alors qu'it
etait ouvrier et qu'il travaillait sur les echafauds qui s'ecroulerent,
l'entralnant dans leur chute.
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Le premier pont designe comme « pont ouest» mesure 53,49

metres de longueur et relie Ie lot 6 du rang 1 du canton de Bouthillier a
I'tle numero 3 du canton de Kiamika. Quant au second, designe comme

Ie «pont est", il mesure 79,06 metres de longueur et relie !'lIe numero 3
au lot numero 21-A du rang 4 du canton de Kiamika.

I.e ministere de la Colonisation ayant construit les ponts, il en
donne l'entretien aux municipalites locales qui. ne reussissent pas a
s'entendre quant a la repartition des frais et a la perception des taxes sur
l'tle numero 3. Ce n'est qu'en 1910 qu'une entente sera finalement con
due avec les Cantons-Unis de Wabassee, Dudley et Bouthillier concer
nant l'entretien des ponts couverts de la Ferme-Rouge. Les depenses
d'entretien seront donc effectuees par les municipalites locales, tandis
que Ie gouvernement effectuera les reparations majeures.

Le 15 janvier 1990, Ie ministre des Affaires culturelles du Quebec
reconnait les ponts de la Ferme-Rouge a titre de monuments historiques,
leur conferant ainsi Ie statut de biens culturels reconnus.

Ces ponts couverts jumeles sont les seuls a subsister encore au
Quebec, d'ou leur valeur patrimoniale exceptionnelle.

Au printemps 1996, suite a I'obtention d'une subvention dans Ie
cadre du programme de mise en valeur de l'environnement d'Hydro
Quebec, debutent les travaux d'amenagement d'une halte detente sur I'lle
avec I'installation de panneaux d'interpretation, mettant ainsi en valeur
les ponts couverts. La municipalite de Saint-Aime-du-Lac-des-lles agira
comme maItre d'ceuvre du projet. Une sculpture du legendaire Joe
Montferrand, realisee par Roger Langevin, y est installee.

LA SCULPTURE DE JOE MONTFERRAND ARRACHANT UNE SOUCHE ALA FORCE DE SES BRAS, R~ALlS~E

PAR ROGER LANGEVIN.
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L'ENSEMBLE INSTIT'UTIONNEL AU
CaUR DU VILLAGE

Nombreux sont les touristes et les passants qui s'arretent au village pour
admirer la beaute du site constitue de l'eglise et de son cimetiere, de la
salle municipale, de l'ancien presbytere, de J'ecole et de I'edifice
municipal. Reconnu comme site d'interet historique et culturel au niveau
d u schema d 'amenagement de la M.R.C. d'Antoine-Labelle, cet
ensemble institutionnel reflete l'aspect distinctif du village.

L'ENSEMBLE INSTITUTIONNEL • LE CCEUR DU VILLAGE.

LES SE~TTIERS DU RUISSEAU
DU DIABLE

En octobre 1996, Ie ministere des Ressources naturelles approuve un
projet d'amenagement de sentiers recreatifs presente par la municipalite
de Kiamika et octroie ainsi les sommes necessaires pour la realisation
des travaux. Afin de mettre en ceuvre Ie projet, la municipalite doit
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conclure une entente de financement avec un industrieJ forestier
beneficiaire d'un contrat d'approvisionnement et d'amenagement
forestier. La scierie Max Meilleur et Fils ltee accepte d)etre partenaire.

LE SENTIER PEDESTRE SUR LE RUISSEAU DU DIABLE.

Ces sentiers sont situes dans Ie secteur du ruisseau Du Diable
dans Ie canton Rivard, a l'interieur de la reserve faunique de Papineau
Labelle. Les travaux d'amenagement d'une partie du sentier pedestre
avaient debute a \'automne 1995 j 1'obtention de subventions re~ues du
gouvernement federal par Ie biais du programme de partenariat pour la
creation d'emplois avait permis sa mise en chantier.

Les villegiateurs et touristes peuvent decouvrlr, en parcourant

ces sites, la grande variete des arbres de la region.
Ces magni6ques sen tiers procurent un nouvel attrait touristique

pour la municipalite.

L e.. a t / r a i t.J / 0 " r i .J t i q " e.J I 695



MERCIAUX

Alarie, Arbour. Aubrey. Aubry, Auger

Beaudry. Beaulieu, Beausejour, Bedard, Belair. Belanger. Belisle, Bezeau, Bigras,
Bisaillon, Blais, Boisclair, Boivin, Bondu. Boucher, Boudrias. Boyer, Briere. Brunet

Campeau. Cantin. Caron, Carrier, Carriere, Cartier. Casavant, cere, Chamard,
Charbonneau, Charette, Charron, Chartier, Chartrand, Cloutier, Constantineau,
Corbeil, COte, Courso!' Cyr

Daigneault, Dancause, Daoust, Denis, Deschambault, Deschamps, Desjardins, Dion,
Diotte, Doucet, Dufort, Dumas

Emard

Fabre, Filion, Flamand, Foisy, Fontaine, Forget, Fortin

Gagnon, Ga~and, Garneau, Gervais, Gingras, Girouard, Goulet, Gratton, Grenier,
Guenette, Guerin

Hubenleau, Hughes, Huwyler

Jacques, Jerome, Jolicoeur

Labelle, Lacasse. Lachaine, Lachapelle, Lafleur, Lajeunesse, Lajoie, Lamontagne.
Lamoureux. Lapointe, Laporte, Larocque. Larrivee. Latreille, Lauzon. Lavigne,
Leblanc. Ledair, Lefebvre. Leonard, Lepine, Levert

Maille. Marier, Mayrand, Massy, Matte. McNicoll, Meilleur, Meloche,
l\:liJlette. Morin

Nante!

Orreindy, Ouellette, Ouimet

Paquette, Paquin, Patenaude, Pelland, Pelletier, Pilon, Plouffe, Poirier, Portelance,
Prevost, Proteau, Provost

Quenneville

Racine, Raymond. Robillard, Roy, Ryser

Saint-Aubin. Saint-Germain, Saint-Jean, Saint-Louis, Sanchez, Siebert.
Simard, Suppere

Thibault, Touchette, Turgeon, Turpin, Turcotte

Valiquette. VaHee, Vanier. Vienneau, VilJeneuve, Vincent

rFavoir fait thi4toire !
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