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RVANT-PROPOS 

Déjà séduit p:ir la géograpliie remarq~iable rle LAC-du- 
Cerf, je considère coinine i i r i  privilège et une imponanre 
responsabilité d'en écrjre mainrenanc I'hisroire car  1:i 

Iitréi~~tcire est non  seulement une  force profoncle et mysté- 
rieuse mais a17cc le teiiips c'est souvent tout ce qui reste de 
I'histoire d'une collectivité. 

Tel un laboureur j'ai tracé toutes ces pages cle sillons qiii 
seront lus très longiempc; apiks inoi, doiinant ainsi toiit son 
sens à l'enracinement des fainilles dans le canton rL hiisani 
ziussi saisir la reliitive importance de notre occupation du 
sol. 

Après la lecriire des rioinbre~ix documenw d'archives qui 
perrnettenl çle rerracer les sliccès ou les échecs ptiblicç. 
l'aiidition des interviews réalisées par l'équipe ],a MCinoire 
di1 Tenips tii'a pennis de connaître des ioies er cles drames 
privés q i ~ i  demtiurerir généralemen[ secrets. Dans u n  
1:inçagç savoii reiix. ces récits donnent lin c8ré I-iui~iain 
exceptionnel au  volume. Ces precieux docuinenrs oraux 
r-évPlent rout le courage des fainilles pionnières et leiir 
écoute a ktk pour moi un moment inotibliable car, avec les 
années, les aînés savent donner  aux  cl~oses leiir juste 
diniension et ll:rutomne de la vie est pour plusieurs cl'enrre 
e u x  le nioment de se poser la seule vraie question: 
Ai-1,: assez aimé? 



Ces mois de recherche, d e  lecture, d'r~iiclition et de 
rédaction ont ét6 retiiplis de défis inais également cl'app~iis 
indispensables. A c e  titre, nies premiers mercis sont pour 
Marie-Andrke, M;ii.ie-Pierre er Jean-Frariçois q u i  ont  u n e  
nouvelle fois 2iccepté d'harmoniser notre vit. f;iniiliz le à inon 
travail d'historien. De beaux remerciements vorit égalernent 
,i Ceorgerce Dicaire pour son dynamisme et soi1 amour de 
Lac-du-Cerf, à Wéziriic.r et Donat Sain[-Lociis, à Cliristiane er 
Orient Maillé, à Yvon Léonard, à Ixiureite et Gérald Oiiimet, 
à Gér;ircl Boismenii, à Lucille et EugGne Éniarcl pour leur 
accueil et les mille et lin services renclus diirani riotre sejoui- 
au  rioirl d-LI grand lac du Cerf. 

Ma reconnaissance va aussi a Loiiis-Pierre Coiirsol pour la 
qiialité des phorograpliies et des reproductions phorogra- 
pl~iques clu volume, à monseigneur Mdré Ouelleite, ~ i a i r i  
Mor i i~  et Jacinrlic Valiquette pour  la consultarion des 
;LI-chives diocésaines, paroissiales et municipales, à Odéli 
Brisehois, Dorina Mriilli.. Berthe Wester, Eclgar Peli-ieai~lt , 
I,orenzo Bouclrias. Giçèle et Alberia Léonard, Georgerte et 
Yvon Gareau, Agat he et Alexandre Léonard. Cecile ~blilks: 
Kit.a Beaulie1.1. Lucit:n Filion, Juliette et Réal Valiquette, Diane 
et Hervé Constantineau, Evely ne Duffy, Eernand Én-iard. 
Henriette ct Hube.rt Léonard, Claiide Coursol. Myi~inde  et 
Jean-Guy Mailli., 1,ouisette et Réjean Bondu, hlonique et 
Lionel Maillé, Beriiard Émarcl. Jacques Charbonneau, Rita et 
Firti-iin Valiquette, André Ouimer, Jeannine Guinard. Diane 
B o i s m e n u .  Claiide Gacirhier, Francine er Jeanne-f-TClène 
Ouellerrc., pour divers renseigncinents et plcisieiirs des 
photogixpi~ies du volume. 

D'autres mercis s 'sdresçcn~ a u  conseil de ln fiibriclcie de 
Lac-du-Cerf, iÏ René Coursol, Béatrice Saint-Louis, Cliristiane 
Maille, Julie Rondu et Jean Levert polir le prêt d u  pres- 
bytére, du mobilier et de l'embarcation duranr la saison 
esrivale. 

Toute  l ' équ ipe  La hqérnoire clii Teinps. Georget te ,  
BEatiice, Christiane, Rejeanne, Henriette, Hugh. Bernai-d et 
Alain, ;ivec Gérald Léon;ird, mérite aussi reconnaisçancc 
porir l'organisation du pré-lancement et polir toiiie I'orclies- 
tracion de la vente d u  voliime. 



Mes derniers reiiierciements sont pour Jacinthe Valiqiiette 
et Ghislaine Gougeon pour la saisie clii texte clu voliime siir 
ordinateur et à Phil ippe Hallé pol i r  la correcticin di1 
iiiariuscri t. 

Ce travail tn'a apporte beaucoup cle joies er j'espere 
maintenant que sa lecriire augmentera la Fierré d'appar- 
tenance ;i Lac-du-Cerf alitant cl-icz les Liniilles qcii sont 
entricinées depiiis longtenips dans le canton que cllez celles 
qui, sécliiitcs par le vtlr-t des forèts. le b l ~ i i  des lacs, les 
r.rliigcrs de I'autoinne oii le blanc cl¢ l'lîiver, en ont f:iir leur 
patrie d'adoption. 

Le cornlté 
N La Mlmoire du Temps~ : 
assls: Adn Morin. Bcrnard 
É m a d  Iiugh Roy; 
debout : Béatrice S&r-Louis, 
Lliristlanc Maille, Georgetw 
DicüLre. Héleanne Blanchard. 
Henriene Soucy-L%narb 

13 septembre 1992 





Défiant le temps avec leurs grands muscles porteurs de 
millions d'aiguilles, les majestueux pins du canton Dudley 
sont des témoins privilégiés de l'histoire de Lac-du-Cerf. Au 
coeur d'une abondante vie végétale et animale, ils on t  
longremps observé le passage des outardes et des canards 
glissant cou tendu à l'appel du dégel des eaux. Plus lard, ils 
o n t  vu arriver les familles amérindiennes venues chasser le 
wapiti abondant et pêcher le corégone sous la glace des 
lacs. 

Avec le XiXe siècle, plusieurs d'entre eux partent, ter- 
rassés par la hache et le godendart  pour  êrre ensuite 
descenclus par la rivière du Lièvre vers les marchés brita- 
niques, américains et canadiens. Au début du XX'' siècle, 
une  partie de ces grands arbres deviennent maisons,  
bàtirnents, croix d e  chemin autour desquels les familles de 
colons, visage noirci par la cendre des brûlis, transforment 
le sol forestier en terre arable. D'autres seront charroyés 
aux  moulins à sc ie  pour d e v e n i r  p a r t e s  et fenêtres ,  
meubles, armoires, chaloupes, maisons cle pièces érigées à 
travers le monde, apres leur passage aux mains des artisans 
du  bois du canton. 

Au f i l  des a n n é e s  ces beaux pins verront  l'activité 
humaine s'inrensifier autour d'eux. Véritable mé~noire  du 
wmps, ils seront tour à tour témoins des coups de hache de 



Jos Montferrand venu ouvrir la ferme Wabassee, des abattis, 
des labours et des premières récoltes, des nuits de drave 
sur les lacs di1 Cerf, des départs et cles retours de pêche, 
des corvées pour la construction de rnaisons, de granges ou 
de l'église, de la cueillette annuelle des fraises, des 
framboises et des bleuets, du passage des lourdes charges 
de bois tirées par de forts chevaux o u  acheminées p a r  
camion, des rassemblements politiques sur le perron de 
l'église, des pèlerinages aux grottes de la Vierge, des 
discussions aci Coin et dans les commerces du village, des 
joyeuses veillées, de l'ascension di] mont Limoges et de 
l'émerveillement de milliers de visiteurs devant la beauté du 
canton et l'eau cristalline d u  remarquable sentier écolo- 
gique. Ils ont aussi en~endu les coups de feu des chasseurs, 
les rires des enfants en route pour l'école, la cloche de 
l'église annonçant mariages ou baptêmes et le glas sonné 
pour une personne airnee que l 'on porte en terrr. 

Tels des phares, solidement, tête au vent, ils ont accueilli 
depuis fort longtemps tous ces arrivants q u i  ont pris et 
prennent racine près des leurs à Lac-du-Cerf. 

XIY 





/ ,' i' 'histoire r r  la geogupliie sunt intlinemenc liées et 
la connsissance des caracrériaiques géogra- <* 
phiques cst essentielle à la compréhei~sion de 
tome la v ie  économiqiie, politiqiie et sociale qcii 
forge l'l~istoire d'cine collectivité. w Lac-dii-Cerf est le cœii r  m ê m e  du c a n t o n  

Duclley. Sitcié 5 65 milles (105 kilomètres) de la grande 
rivière Outaouais, l'endroit est bordé par les cantons McGill 
au  sud, Rivard à l'est, Wabassee, Bouthillier, Kiamika a 

c Nous y voilo. Quel pays que le Word! l e  
trois iouie cette région réservée à un riche 
ei férond avenir ... I'abondonte des gorges 
qui perme1 d'établir des voies de commu- 
nication dons tous les sens, les Ion multi- 
ples et distribués providenii~llemeni de 
fo(on à te qu'ils apportent leun tonroua 
8 l'homme dons l'ouvre de Io tolonisa- 
iion, les bois superbes, l'orgueil de nos 
forèis, les plus beaux, ie crois, du pays. ii 

Arthur Bulis 1889 

l'ouest et- au norcl. Baigné par la rivière du Lièvre dans sa 
partie ouest, le canton est en grande parcje cociverr de 
granch lacs et de forêts qui présentent les principaux traits 
d u  plareau laurenticn du Bouclier canaclien. La parrie 
habitée est réduite à une mince bande de terre entre la 
rivière du Lièvre et les lacs du Cerf, par l'ouest et par le 
nord. La présence huniaine s'étend également aux abords 
des principaux lacs. 

La diversité de  relief dans le canton est due  au travail 
d'érosion des grands glaciers q u i  o n t  laissé u n  reseau 
hydrographique aux  nombreuses étenclcies d'eaci, une  
multi~ude de collines et des blocs de pierres rondes, mou- 
tonnees, striées, de grosseurs cliverses, broyees p a r  les 
glaces qiie les longs siècles ont fini par polir avec cin travail 
d'uscire e t  cle lriction. Lac-du-Cerf est tnivefié par la chaîne 
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L'Annonciation 
Notre-Dame 
de Ponimain f 

des hurentides qui coiirt depuis les Grands lacs en Ontario 
jusqu'au Labrador à l'est. Ces vieilles rnontagnes sont nées 
du plissement de I'kcorce terrestre à la suite di1 rcfroidisse- 
rnenr du noyau central. Elles sont les plus anciennes de la 
rerre er les roches y so~it  vieilles d'un milliard d 'années;  
leurs cimes usées et arrondies par I1ét.osion et le glissement 
des glaciers témoignent. de leur grand 3ge. 1,'alritude des 
inoncagnes clu caiiton oscille entre 700 er 1350 pieds (230 et 
415 mètres) au-dessus d u  niveau de la mer. Avec leurs 
imponanres dénivellations rocheuses autour des lacs. elles 
fqonnenr un paysage fort speccaciilaire. 

La f o n ~ e  de ces glaciers laurentiens a laisse la mer 
Champlain sur  une  grande partie du Québec et son 
écoulenient progressif vers 1'océ;in Atlantjq~ie a clonné de 
longues terrasses de sable firi  et de gravier ainsi qu'lin 
rkseau hydrographique de grrinde importance polir I'his- 
roire de Lac-du-Cerf. La rivière du Lièvre. la W'aboz sipi des 
Algonquins Oueskarinis, arrose le ca nron Dudley sur toiire 
sa partie ouest. Large, peii profonde. avec un cours plutôt 

cr ... une mer immense de moniagnes el de 
toteoux ondoyants entretoupér de gorges 
el de rovinr granitiques au fond desqueb 
se prhtipiieni des torrents poissonneux; 
lii et là de iolis vallons fefliles oir vit une 
population agricole, forte de ses trodi- 
tions, de ses coulumes, de ses Ibgendes .... 
Si l'ail pouvoit embrasser d'un seul 
regard l'immense plaleou ondulé, il ne 
pourrait compter Io muliitude de lacs où 
fourmilleni Io truite rouge, (e dor6, 
I'athigon, le moskinongh. 8 

L i  S y ~ d l t o t  iourlsilqui 
d i  Monblourlmr 1931 



rt En fate se trouve une belle greve de 
sable de cent cinquonîe pieds de profon- 
deur sur cinquante de largeur. De là on 
envisage le lac de cinq milles de profon- 
deur par deux milles dans ro plus grande 
loryeur, bordé de belle verdure et au fond 
de magnifiques montagnes assez hovcer, 
ondulées et bien boisées. L'eau est trds 
limpide et saur In effets du soleil et des 
nuages I'asped vorie fréquemment. 3 

Mpr Joseph-Euglue tlmogms 1931 

lent [nais entre-coiipé de nombreux rapides, elle suit une 
vallée peu encaissée et rclative~nent droite, coulant s u r  
environ 250 milles (400 kilomèues) depuis ses sources en 
amont de la rivière Manaouan jusqu'à son emhouchiire à 
Masson. Le canton Dudley forme un triangle au  sud-est, 
approxirnativernent au centre du parcours de cette longue 
rivière qui tombe de 1200 pieds (400 rnèues) depuis sa tête 
jusqu'à I'Outaouais. La Lièvre compte sept principaux 
affluents dont la petite rivière d u  Cerf qui la rejoint à la 
hauteur de ITle Longue en face clu canton Wabassee; les 
deux lacs du Cerf se vident dans ce cours d'eau par une 
rivière s o u ~ e r a i n e  oij l'on entend l'eau couler sous nos p~is.  

De nombrc.~ix lacs arrosent égalemerit le canton Durlley. 
Les plus connus sont le grand et le petit lac du Ceri reliés 
par un étroit passagc qiii ne gele pas même aux grands 
froids de I'l~iver. Cts  deux lacs de 3150 er 840 acres situés à 
une alt.itude de 700 pie& (230 mètres) au-dessus du niveau 
de la mer, tirent leur nom français des nombreux wapitis 
qiie fes amérindiens Oueskarinis venaient chasser dans les 
pruchières du canton. Le perir lac du Cerf, o ù  se jettent le 
petit lac Long et le lac de la Sucrerie, se ferine avec la baie 
Laplanre près du lac Alexandre du sud. Le grand lac du 
Cerf, qui  rejoint le lac Saint-Germain au  sud,  compte  
plusieurs bdies: les baies Noire er à J jn~ au pied de l'impo- 
sant mont  Limoges, la baie Lefebvre où  se jetrenr le lac 
Baptiste-Lefebvre, le ruisseau Flood et le ruisseau Croche 
qui descend de la montagne e n  une spectaculait-e c;iscade, 
la baie des Scouts et la baie Bonnet Rouge où se développe 
le village de Lac-du-Cerf. 

Dans le nord du catiron, les lacs a Diçk, Henri, Josepl~, à 
Conrad, à Cyr, Allais, Duffy et Raymond entocirent le lac 
Malionne qui couvre 275 acres. Au nord-est le lac Léonard 
voisine le lac Toink.in aiors qu'à l'est, les lacs Caron, Long, 
Ouirnet et Gaucher entourent le lac Baprisre-Lefebvre grand 
de 275 acres. Au sud-ouest de la miinicipalité de Lac-du- 
Cerf, le grand lac Croche de 775 acres est entouré des lacs 
Duffy, Tirion, Renac, Puant. Lyon, du Canard, des iles, Lars, 
du Chef ei: McPliee. 

Tout ce réseau hydrographique de ruisseaux et de lacs 
coiistit~ie des voies d'accès p o u r  les a m é r i n d i e n s  
Ouescharinis qui sont verius y cRasser, rmpper et pécher 



M beau.% lacs du canton Dudley. 

pendant des siècles, pour les forestiers qui viennent y faire 
la coiipe du bois à compter dci milieu du XIXc siècle et 
pour les preiuiéres familles de colons-défrjchecirs qui s'y 
installent à la fin clu XlXe et au clébut di1 me siécle. 

Arrosé de  toute cette kyrielle de lacs et de ruisseaiix, le 
sd du cariton Dudley est surtout constitilé de sables acides. 
Sur les rives cle la Li&vre les dépôts d'argiles fluviatiles sont 
paniculièrement propices à la pousse des forêts. A I'intériecir 
du  canton, le sol est forii-ik d'un gravier siliceux mélangé 
aus  produics de décomposition des arbres résineux ec de 
perirs arbrisseaux rels les bruyères e: les inyi-tilles. Ce podzol 
est assez Livorable à I'agricultiire. Les terres basses entre les 
lacs du  Cerf er Toinkin renferment des dépôrs argileux, 
vestiges de la mer de  Champlain, qui laissent d'intkressantes 
possibilités agricoles. 

Le climat du canton Diidley est très vif en hiver et a de 
Fortes chaleurs  en été. U n e  neige relativement épaisse 
I-ecoiivre le Lac-dii-Cerf pendant environ dix-huir se~naines 
annuellement. Le froid ec 1;i neige nc- constituent pas de 
grands obstacles à l'agriculture car la neige protège le sol. 



a Eordke par la rivière et logée dons un 
écrin vallonneux richement paré de Iocs, 
d'une foré! aux essences variees qu'habi- 
18 une foune abondonie, pourvue d'at- 
traifs noturels inromporobles, Io région de 
lot-du-Cerf est l'une der plus belles de la 
Houie-Lièvre. r 

Haihall i  Diblols 1992 

Le priticipal obstnrlc: 5 la pr<,iduction agricole clans le canton 
tient beaucoup plus a u  gelées tardives du printemps dont il 
faut se mefier jusqu'en juin. Les chaleurs sotit suffisa~iiment 
soudaines polir faire fondre toute la couche de neige à 
temps afin d'assurer les délais nécessaires au  développe- 
ment des semences cbt des plantes. Les foi7es pluies de 1'i.P 
amènent  des condirions favorables à la  végétation et 
viennent hâter Iri ci.oissance. 

La végétation du catiton Dudley est sunout forestière. La 
forêt est véritahlernent inajestiieuse et avec  les eaux 
limpides des nombreux lacs elle constitue un  des éléments 
essentiels du paysage. A l'automne, la sompruosité de la 
forêt est un  délice liirsque les montagnes offrent iin spec- 
tacle splendide avec 1:i symplionie des jaunes et des rouges 
q u i  se decoupenr sur le vert sombre des conifkres .  
Enracinée clans les mousses, les lichens et les herbes, la 
forêt de la région appartient principaletnent au domaine de 
la forêt rnisre. Les essences sont très variées et plus de 
cinquante essences d'arbres y trouvent un habita1 favorable, 
les feuillus I'emporrant sur les conifères. La forêr comprend 
les pliis beaux bois francs qui peuvent grandir près de 
l 'eau:  tnerisiers, érables, h&tres, ormes, frênes, aiines, 



tilleuls, chênes, noyers teridres, bouleaux, plaines, treinbles. 
Lorsque le sol s'éléve, les résineux. épinettes blanches, 
rouges et noires, sapins baumiers, cèdres, pins blancs, 
muges et gris, pniches et mélèzes se nielent à ces feuillus. 
L'exploitation intensive du pin blanc et d u  pin rouge 
résineux au cours du XXe siècle a iiccéléré l'apparition des 
feuillus e n  perinettanr ail trernble et a u  bouleau jaune 
d'occuper de nouveaux territoires. 

Certe belle forêt offre aussi abri et nourriture à de 
nornbreus animaux. Longremps refuge des grands cervidés, 
orignaux, wapitis, cerfs de Virginie, elle renferme pratique- 
ment tous les inammifères boréaux: loups, ours. écure~iils, 
tiîarrres, visons, marmotces, lièvres, porc-épics. La belle 
saison ramène aussi plusieurs espèces d'oiseaux: grives, 
chardonnerers, faiiveites, roitelets, oiseacix-niouches, 
corneilles. étourneaux, hirondelles, martinets, engocilevents, 
goglus, oies, canards, hérons, huards, tnartins-pêcheurs, 
perclrix, pinsons, nierles, pics mineurs. D'autres oiseaux, 
mésailges, geais hleus, pics rachetés, pics dorés, pics à 
huppe écarlate, géliriottes et oiseaux de neige aiment à y 
partager avec les hurnains autant les clialeurs cle l'été q u e  
les rigueurs de l'liiver. 11 y a aussi les oiseaux de proie, 
ceux de jour : buses,faiicons, épeiviers, et ceux de nuit : 
hiboux, clioiiettes, grands ducs qui partagerit l'habitat du 
canton Dudley clep~iis des temps iinrnéii~oriaux. 





LA PRESENCE RMERINIIIENNE 



I' 

es premières présences humaines dans le bassin 
hydmgraphiqiie de la rivière du Lièvre dateni de 

C 
plusieiirs siecles. Tout comme l'ensemble du  

. plareüu l~iurentien, la région de Lac-du-Cerf est 
alors parcourue par des grolipes amérindiens 

4= Ouescharinis qui vivent cle pêche et de chasse au 
wapiti, à l'oiirs, au  castor et au litivre. Ces premiers occu- 

& CQzcesch~zinis : 
In D e d i l e  naiio?z 
t ... el coniinuorti notre route a mon1 Io 
dite rivière, en trouvàmss une outre fort 
belle et spacieuse qui vient d'une nation 
appelée Ouesthorini, lesquels se tiennent 
ou nord d'icelle et i quoire jour3es de 
l'entrée. n 

Simuil d i  Chanpliln 111 3 

x ... montant dont sur cette rivière (des 
Outaouoir) on rencontre les OuoouerhkaÏ- 
rini, que nous oppelons la petite notion des 
Algonguins. D 

Loi R*Iations dis J i iu l t i i  1640 

pants, que Samuel de Cl-iamplain appelle la Petite nation des 
Algonquins, campent le long des  rivières et des lacs, se 
déplaçant en petits canots Faits d'écorces de bouleaux en été 
et en raquertes faites de babiche sur la neige en hiver. Ils 
tirent l'essentiel de leur nourriture du gibier abondant dont 
ils boucanent la viande pour la conserver plus longuemenr. 
La pèche saisonnière, la cueillene des fruits sauvages et le 
sucre qu'ils tirent de l'entaille des érables en  recueillan~ la 
sève dans des récipients faits en écorce de bouleaci leur 
apportent des compléments alimentaires indispensables. 

La présence cles Oueskarinis dans le nord de la rivière 
des Outaouais nous est révélée par les premiers explora- 
teurs et missionnaires français qui remontent la Grande 
Rivière au XVIIe siècle. Dans son voyage d'exploration de 
1613, Champlain memionne ces bandes qui vivent entre 
l'Outaouais et la riviere Saint-hlaurice, dans ce vaste tcrri- 
toire baigné par les eaux des rivières Petite-NaUori, Rouge, 



du Lièvre et Gatineau. Ces groupes d'Algonqiiins parcagent 
le ,(chemin qui niarcheu de la Lièvre avec la nation amie 
des Attikamèques que les Francais Iriapciçeront Poissons- 
blancs oii Tetes-de-Bou les. Toiires ces bandes vivent des 
anirnaux, voyagent avec eux et parcoiirent ainsi de ir&s 
grandes distances dans tozit I'ociest du  Québec. 

Les Oueskarinis affectionnent parricu lièreiilenr I'embou- 
chure de la rivière Peti~c-Narion ou ils se regroupent a u  
printemps en  bande de cerir cinquante ;i trois cenls per- 
sonnes pour chasser les outardes clans leur aire de rassem- 
blement. Avec l'automne, ils remonterit les affluents au  nord 
cle l'Outaouais par petits groupes de quinze à rrcnte per- 
sonries et se dispersent 5 l'intérieur des [erres par le réseau 
des ruisseaux et des lacs. Commence alors pour eux la 
sai.mn de la chasse acix grands cerviclgs, orignaux et wapitis, 
siiivie de la saison de la péche blanche sur la glace des lacs. 
Ils tirent leurs inriyens de subsistance et leurs matériaux 
utiles des procluits de la chasse et cle 11i pêche : la viande 
pour leur ali.meiiration. les os pour la fabrication de  divers 
outils, la fourrure pour se protéger des rigueurs de l'hiver, le 
cuir pour la fabrication des cliaussures et des vêtements er 
la bahiche pour les raquerrc:ç. Le  bouleau fournir I'ecorce 

La carte dressée par Champlain 

Petite nation c h  Algooquins sur 
les rivières au nord de 
l'Ournouals. 

a Lo disparition quasi tomplèle du wopiti 
B S ~  un fail historique relativement récent. 
Vers le débui du siètle, il se tuoit encore 
du wapiti dans terioinr secteurs des 
Laurentides, de huii à dix par année dons 
Io région de Lac-du-leri. Ceci me lu1 con- 
firme encore en 1965 par M. Yoliqueîte, 
le plus vieux guide vivant du loc du Cerf 6 
sa retraite. i 

J.P.A. Pmllmtlmr 1948 



Opes &~tikfi?lzè~?~et*ps 
les @oissons blancs 
i ... il y o quoniiié de peties noiions dons 
les terres ... l'une esi nppelke Attikomèques 
ou Poissons blon a... ces peuples ne foni Io 
guerre qu'aux onimoux, leur vie n'est 
qu'une chasse toniinuelle. l a  paix est 
profonde dans leurs grondes forèis. Ils se 
rassemblent tous rerioins jours de I'on- 
n8e ... Ils oni rommerce ovet les Hurons et 
leur rendez-vous se fait certains mois de 
I'anoh en u n  lieu dont ils ont  convenu, et 
16 les Hurons leur apportent du  blé et de la 
farine de leur pays qu'ils échangent rontre 
des peaux de teris, d'élon, de tasiors et 
d'outres animaux. a 

L.r Relations drr lisullos Ib47 

dont ils se servent pour la fabrication cle leiirs canots, de 
leurs habitatioris et d e  divers contenants. Ils fabriquent 
pointes de flèches, couteaux et grattoirs avec le quartz, le 
quartzite ou le silex échangés aux Htirons ; l'embouchure de 
la Lièvre sur I'Oiitaoiiais est le site d'un m;ii.clié annuel où 
se rroqcichlir les peaux cle wapitis des Ouesk:ir.iriis, les peaux 
d'orignaux des Attikamèques, le riz sauvage, le quartz et le 
silex de Hurons. 

L'arrivée des Européens vient cependant transformer 
profondement le mode de vie des Amérindiens car elle brise 
les relatioris commerciales entre nations autc>chtones. Ces 
nouveaux arrivants Iiicrrent un renne à l'équilibre écono- 
inique amcrindien millénaire et montent les nations les unes 
contre les autres. Avec la possibilité de se procurer des 
couvenurc-s de laine des Français, les Hcirons troquent d e  
moins en moins de peaux de wapitis aux Oueskarinis. 
Choquant la nation iroquoise, ceiix-ci augmentent conside- 
rablenîent leurs :irises de castors afin d'alimenter I'iinportant 
marché de fourrui-i.., de Ville-Marie. Afin cle metrre fin à 
cette nou\lrlic: alliance corrimerciale, les Iroquois s'artaquent 
aux Oiieskaritzis scir la Lièvre et jusqu'au lac Nominingue. 
répandarir la terreur en  se cachant dans des endroits pro- 
pices aux embuscades. Plus forts et plus nombreux, ils les 
cha.ssent des coiirs d'eau de I'Oii taouais. 

Avec la grande pniv de Montréal signée par les Iroquois 
en 1701, les Ocieskarinis quitrent leur terre de refuge a u  
nord poiir revenir sur leiirs terres d e  cliasse ancest~les niais 
ils sont mair.i~enant moins nosnbreux car plusieurs se sont 
assimilés aux Cris de l'Abitibi et aux  Attikamèques de la 
Matiaouan. Armes désormais de fusils achetés à Montréal. ils 
reprennent leurs activirés de chasse et de uappe sur tous les 
ruisse:iux alii~ientant les lacs Simon, Noniiningue, du Cerf, 
des lles. piégeant principalement le castor niais aussi la 
loutre, Ic vison, la manre, le pécan, le chat sacivage, le raton 
et le rat musque. 

Avec le prinremps, les fournires sorit descendues vers le 
sud par les affluents de l'Outaouais. principaleiiient par le 
chemin de la Lièvre. Depuis l'époque des giicr.i.iii; iroqiioises 
cette rivière est connue comme le 14chemin detocirné pour 
atteindre la baie d'Hudson par I'Outaoiiais supérieiir et le 
Téri~isc;rrriingue; l 'expédition d u  sieur de  Tilly atteint 



Le terrimire hivernai sécukire dc cbicise, de trappe et dt: pêche des 
Ouacharinls dans le nord de I'OutaouaLs. 



Des pointes de quartz 
amérlodicnnes provenant des 
ri- du Wabassee dans le nord 
du mnlon Dudley. 

d'ailleurs la rivikre Nipissing et le lac Huron par cette voie 
d'eau en 1692, évitani ainsi les embuscades sur I'ûutaouais. 
L'éc;il~lissement d'un poste de traite à son embouchure vers 
1720 confirme I'importance de la Liévre dans le réseau de 
transport des fouri-xes. Désireiix de mieux contrôler leur 
monopole sur les fournires clescendant sur cette rivière, les 
marchands de la compagriie de la baie d'Hud.on érigeront 
u n  autre poste de [raite plus au nord en 1826, à la decliarge 
du 13c des Sables en  amont de I'actiiel village de Notre- 
Dame-du-Laus. Ce poste sera sous la responsabilité clu corn- 
1iiand;int Mclean pendant vingt-six ans jusqu'au moment o ù  
les convois de foiimres seront réorientés vers la baie James. 

Les handes 0ur~:;karinis quittent définitivement le bassin 
hydrogr.;iphiqcie de la Lièvre durant les décennies suivantes 
en raison d u  déclin du commerce des foiin-ures et des pre- 
mières cocipes forestières qui chassent les animaux vers le 
nord. Certains suivent le gibier et s'assimilent peu i peu aux 
Arcilï;im2c]ues. D'autres s'établissent ;i Oka où les Sulpiciens 
se sont h i i l  céder la concession des Deux-Montagnes e n  
1721 dans l'espoir d 'y  regrouper les Amérindiens pour en 
faire des agrir:ulteurs et m i e u x  les évangél iser .  Les 
Oueskarinis jr voisinent des  Agniers, des Oiiraouais. des 
Nipissings, des Ojibways et rnêrne des Mohawks sans 
problème mais l'ouvertcire du village ,;i la colonisation 



hlanche cause des frictions. À la suite d u  chef Antoine 
Palcinawatik en 1840, cerrains quiltent l'endroit pour aller 
s'établir à I'emboucl-iure de la rivière Désert où sera formée 
la résenre de Maniwaki en 1849. 

De son côte, le couple Thomas et Mary-hnn Mackariabe 
quitte Oka en 1848 pour venir s'établir au  Wabassee a u  
ceur.  des terrcs ancestrales des Oueskarinis, 5 la limice des 
cantons Boutl~illier et Dudley. Sur un petit lopin de terre qui 
nourrir à peine deux vaches, ils élèvent leurs quatre filles et 
leurs deux garçons. Thomas joue du violon pour accorn- 
pagner ses filles qui ont  des voix d'anges er i l  vierit en aide 
aux voyageurs de la Lièvre qui doivent zfporrager), le rapide 
Wabassee. II descend annuellement échanger les fruits de sa 
saison de trappe aci magasin-général de James Mcabe de 

Un contenanr d'écorce de bcvulmu Notre-Dame-clu-Laus dans  le canton Wells, saluant au  fabriqué &coré par Mary-hnn 
passage les premières Familles, Grellier, ~ougeot l ,  Beaulieu, MadCanabé du Wabassee en 1860. 

Paquecte, Ga reau  ktablies au  lac Echo en aval de l'île 
Longue. En 1883, les Mackanabé manenr leur fille Mar) ; -hn 

'i'liéodore Nadeau, un bucheron qui rravaille pour la 
compagnie Jarnes Maclaren à la ferme Tapini. Les Nadeau 
deviennent de vérital~les agriculteurs, défrichant et cultivant 
leur terre près du lopin des Mackanabé en face de la fern-ie 
Wabassee. Avec les Vdliquette arrivés d'Angers pour s'établir 
dans le canron Dudley en aitiorii dii rapide Virabassee, les 
Nadeau et les M:i~li:inabé seront du groupe qui chantera à 
la. messe du  curé Labelle célébrée en plein air en 1884 lors 
de l'inauguration officielle de la colonisation du canton 
Kiattiika. En 1911, Marie-Anne, l'une des filles d u  couple 
Nadeau, époiisera Noé  Landry à Saint-Gerard de Kiarnika et 
après avoir séiourné dans la région de Québec durant 
&ielques annees, les Landry reviendront s'érablir comme 
colons siIr la rive nord de la petite rivière di1 Cerf e n  1918. 

Avec la colonisacion agricole qui s'intensifie en  Haute- 
Lievre durant les deiix dernières décennies du  XIXe siècle. 
la présence amérindienne ditninue sans cesse même si les 
états de compte du rriagasjn-général Mcabe font encore Stat 
d e  q u e l q u e s  familles,  Jos Not tawa,  Wattm et Peter  
Commandant, Josepli et Benjamin Jacko, Ignace et Michel 
Kaboniclîine, Jabott Capo, Alexandre Mitchel l ,  J o s e p h  
César, Gros-louis, Toiniche, Pisanne. Quelques familles se 
regroupent un certain temps à l'embouchure cle la petite 



IB étais de compte du magasin- 
générai Mcabe de 
Notre-Damrdu-Laus dénotent la 
présence d'Am8hdlens en 
Haiite-U&v# jusqu'au siêCle. 

rivière Tapjni et s u r  une  île du Z;ic du rnême nom. iMais là 
aussi,  I'arrivkr* des colons les incite à s'éloigner. Cette 
colonisation est fiatale au  mode de vie aménndietine et les 
derniers survivarits sont contraints de choisir enrre la vie sur  
la réserve de Maniwaki ou l'intégration au mode de vie cles 
Blancs où ils sotit souvent rkduits à la ~n isère  et exposes au  
racisme. 

Dans le canton Dudley, les traces de cette occupation 
des Oueskarinis sonr difficilement percepribles car leur 



installation n'a jamais été  permanente. L'insiinci cle séclenta- 
risation é tant  qiissi-illesistant dans  l e u r  mental i té ,  ils 
vivaient pa r  groupes de quelques fainilles d;ins u n  site 
parriculièrenient propice à la chasse. :i ia trappe et à la 
pêche pendant un certain nciri~hir,e d'hivers avant de qiiirter 
pour  un nouvel  enclroic o ù  le gibier s 'annonçai1 pliis 
abondant. En Iiérilage, ils ont laissé des moyens de trans- 
port léger. canot, raquettes, ~oboggan, la conservation des 
viandes par 13 houcane, l'entaille des érables a u  printenips, 
quelques Iégunies, des rernècles naturels  souven t  fort 
efficaces et quelques toponymes. 







' 
vanr la montée des preiniers colons-défricheurs 

A -  - 
dans les canrons dci Nord, les rnarchancls de bois 
installés clans le sud de l 'Outaouais sont  les 

/ 
/' véritables maîtres cles forêts. Ils forment de 

" puissantes enrreprises pour exploiter tout l'ouest 
du Québec Le Bostonnais Philen-ion Wright, établi 

à l'emboiichurr de la rivière Gatineau depuis 1800, est le 
premier à obtenir une  immense concession de  coupe 
forestière au nord de l 'Outaouais. Après lui, d 'autres 
rnarchancls anglo-saxons, Baxcer Bowman, Levis Bigelow, 
les frè1.c~ Ednrards, les frères Frank et John Ross, Jarnes 
Maclaren et quelques autres se font aussi concéder d e  
grands territoires forestiers par  le gouvernernent du Bas- 
Canada. 

Après le bassin hydrograpl~ique de la Gatineau, celui de 
la Lièvre, oii abondent les grands pins, entre à son tour dans 
ce réseau de concessions forestières. Longtemps descendue 
par les canots cles Oueskaririis et des Attikarnèques la 
Waboz sipi devient dès lors le chemin d'une véritable armke 
munie de haches et godenrhrts à la recherche des plus gros 
pins blancs et des plus beaux pins rouges. Rapidement, les 
chantiers se miiltiplient tout le long de la Lièvre, jusqu'à ses 
s o u r c e s ,  et les forêts  voient  annciel lement a r r i ve r  5 
l 'automne des contingents de centaines de travailleurs 



L'huarrissage du p h  blanc 5 ia 
grande hache dans I r s  forSts de la 
Haute-Uèvre au XXe siècle. 

L'accumulation des p-us p h  
équanis sur le lac gele avant leur 
transpon par voles  d'eau au 
printemps suivant 

forestiers, bûcherons ,  piqiieurs, 8eclaireurs ,#, c'grandes- 
haches *, charretiers, draveurs, . cageiis *, manmiivres de 
tciiite sorres. J+e bois abam, équam, est ensuite descendu en  
flottant sur les ruisseaux, les lacs et la rivière. Ce transport 
béroïque es1 confié aux dmveiirs et aux c:ageux.,. Poiir ce 
faire, le pin coupé diirant l'hiver est rassemblé en grandes 
plates-formes de bois flottant, cagés. Attachées les unes aux 
autres, ces cages fornîent de vkritahles rra ins qiii descendent 
le coiirant des eaux de la Lièvre, de l'Outaouais et d u  Saint- 
Laurent jiisqu'i Q~iébec o ù  elles sont embarquées sur des 
navires poiir être expédiées en Grande-Bretagne. Traversant 
l 'Atlantique avec les grands chênes coupés sur le Eiichelieu 
appelés à devenir mâts de bateaux, les immerises pins de 

z,Ln k e z c i d ~  
aDuront les années 1820 ei 1830, Jos 
Montferrond, l'homme fort montrhalois, 
est tontremaitre dons les chantiers de 
Joseph Moore, puis de Vaxier lowmon, 
des rnorchonds de bois. L'automne, il 
quittait Manlrhol avec ses hommes qu'il 
conduisait sur le hoirt Ouioouois. P 

Iman Provonihir 1986 

u Un jour qu'il était porieur de la paie 
destinée a ssr gens, Monilerrond fut 
onaqué ou lot der Sabler par cinq hommes 
qui vouloied le ddvoliser. Le loc des Sables 
est en haut de Io rivibre du lièvre, à trente 
lieues de Bu~kingham. Molgre leurs 
biions,  il assornmo trois d'enire eux et 
s'empara des deux outres pour lm  livrer ii 
la jvstia. 3 

Bbn(amln Sulti 1924 



Joseph Montfen-and desslné par 
Henri Jullen. 

u On appelle Wabaaee, une ferme située 
sur Io rivière du Lièvre apporienant oux 
morthandr de bois où ter derniers 
lienneni des marchandises ei des provi- 
sions de tout6 Sortes pour alimenter leufi 
rhanîiers et fournir les jobbers qui font du 
bois pour eux. s 

J o ~ p h  OuCiin 19û4 

a Co foi! longiernps que Io ferme du 
Wobosree est ouverte sur Io rive est. 4 
('bpoque OU les frères Ross Btoient 16, il 
n'y avait pas de chemin, ils voyogeoicini 
par l'eau. Leurr bôtisses éîaieni remplies 
d'ovtils de toute sorte. n 

Lorinxo Paquitti I V 0 9  

u i a  première maison d e  I o  ferme 
Wobossee et tous les bitirnenis étaient de 
ce (0th-ci de la rivière parte qu'il y ovoii 
une belle sourre. J'ai vu les bâtisses alors 
qu'elles éioieni déjà ires vieilles. r 

hlbhria Lionird 1969 

I'Ouiaouais sont desrinés à être transforri~és e n  larges 
planc:iics poiir la construction des navires en Grande- 
Bretagne. 1,'île br i tannique est alors: coupke d e  son 
ravitaillement traditionnel avec la Russie et 1;i Scandinavie en 
raison d u  blocus conlmercial imposé p:ir l 'empereur 
Napoléon. 

Sur la rivière du Lièvre, les preinikres concessions du 
droit d e  coiipc. sonr accordées aiix niarchands cle bois 
Baxter Bowman chn 1824 er Lévis Bigelow en  1826. I.eurs 
concessions constituent de véritables empjrcs forestiers 
jusqu'aux sources de ILI riviére que ces deus encreprclieurs 
de Buckingham utilisent conjoinreineni pour deçcencire leur 
bois jusqti'à la Grande Rivière. Le bois coupé doit être de 
première qualiré ; les pieces sont refusées par les acheteurs 
:ingl:iis si la têre n'a pas a u  moins 16 pouces (4O centi- 
mètres) ou si elles ne sont  pas parfaiteriient saines, 
exemptes de  creva.sses, de neiids oii de moisissures, Afin 
de maintenir la qiialite de leur bois, Bowman et Rigelow ne 
font abattre que les plus gros pins ce qui explique la rapide 
montée de la coupe jusqu'aux sources de la Lièvre. Eritre 
1832 et 1837, Bowman confie A Josepl-i Montferr;ind, un  
colosse i~ioritréalais dont la force et les exploits deviendront 
légendaires dans tour le pays, la direction d'une équipe de 
forestiers cl-iargéç d'ouvrir la ferme Wabassee dans le nord 
du  canton Dudlcy. Érigée sur le lot quarante-liciit du  
huiriéme rang au pied di1 gros rapide, la nuison en pièces 
de pins Cquarries 5 la grande hache par Jos Mon~ferrand et 
ses hotnnies coristitiie la première habitation pern-ianerire 
du canton Dudley et marque le début de l'occuparion 
agricole du sol cle Lac-du-Cerf. 
A compter de 1850 et avec la rniiltiplication cles bateaux à 

vapeur en acier, le coiiiinerce d u  bois se rransforme. Dès 
lors, les entrepreneurs co~iimandenr la coiipe d'autres 
essences forestieres. Sciés en planclie aux nioulins de 
Biickingliam, ces 1.iois sont ensiiite expédies aux États-unis 
o ù  les consrructions clornicilières se multiplient avec 
I'iirbanisation. Cette période marque l'arrivée de l'irlandais 
Janles Maclaren c l a n s  le paysage de la Lièvre. Après avoir 
travaillé comme contrernaître sur la Gatineau, jl se porte 
acqiikreur, en 1864, de la concession forestière. des instaljn- 
tions et de la scierie exploitées par Baxter Bowman depuis 



Les champs et le slte d a  prrml&res consuvctions dc la ferme Wabassee 
ouverte par joseph Montfsirrand en 1832, près de 1s source coulant sur le 
lot $8 dans le neuvlème tang du canton Dudley. 

W champs de la ferme Wabassee sur Ic lot 5 2  du huidèmc mng dans le 
nord du canton Dudley. 

Un dessin d'Henri Juüen 
représentant Joseph Monlftcrand 
en ,(mgeux0 decendant les gros 
plris équarrls du nord de 
l'Outaouais. 

a Un jour, O Io Sainte-(oiherine, nous 
pariions, Sam ei moi, pour aller chercher 
des provisions au Wobassee en canot 
d'hcorte, neuf miller de chez-nous ... ne 
nous sentont plus disposer a briser la 
glate de Io riviire, nous laissons notre 
embortotion sur 10 bord du lac ei nous 
nous dirigeons à iravers le bois, a pied, 
vers Io ferme, suivont outont que possible 
le bord de la lihvre, iroversoni les rnon- 
iognes, les savanes, les embarras de 
toutes sortes ... Après trois heures de 
marche, nous orr ivons enfin, ou 
Wobossee. 3 

l o u p h  Guirln 19M 



rc Fils de   ore ph Moniferrand el Morie- 
Louise Couvret, a Jos ri Montferrand nuit à 
Montréal en 1802. A seize ans, il mesure 
ddio six pieds ei quoire poutes et travaille 
tomme débardeur dons l e  por i  de 
Montriol où il doit utiliser la force et 
I'agilith de ses iombes ronire les fhheux. 
A tornpter de 1823, il effectue quatre 
voyages, en possani par I'Outaouois, dans 
les grands conots de la rompognie de Io 
baie d'Hudson qui vont cherthar der 
lourrures jusqu'a Winnipeg. II travaille 
ensuite comme thnrreiier pour Joseph 
Moore sur la riviére du Nord avont de 
devanir coniremoître pour Boxisr  
lowmon de Butkingham qui l'envoie 
ouvrir la ferme Wabossee dans le canton 
Dudley ei Io ferme Rouge dans le canton 
Bouthillier entre 1832 et 1837. 11 devient 
ensuite flotteur de cages entre le nord de 
I'0utaouais el le port de Ouébet ovani de 
mourir sur la rue Sanguinai à Montréal en 
1864. > 

Lui Coursal 1991 

k site de la prcmlère krme Wabassee dans le nord du canton Dudley et de 
la seconde fermc &ris le sud du canton Boulhilller. ta carte indlque 
également une présence amérlndjenne sur Les lots 5 1  et 52  3 I'outsst de la 
rivière du Liévre. 

quarante ans. Ambitieus et bien déterminé à profiter au 
rnaxiril~irn de cette expansion du bois cle sciage, Maclaren 
fait consrniire un noriveau moulin à scie 5 Biickinghani et, 
dans tour le bassin de la riviére, il niultiplie les barrages en 
I~ois sur les ruisseaux et les glissoires nécessaires à I'acliemi- 
nement du bois dravé jusq~i 'à sa scierie. A la décharge du 
peljt lac du Cerf, u n e  glissoire e n  bois longcie de 400 pieds 
(130 rnètrcs) érigée ail-dessus de la rivière souterraine en  
1875, pemiet d'acheminer jusqu'à la Lièvre le bois coupé à 
l'intérieur du canton Dudley. 

Durant toutes ces années et spécialernerit à compter de 
1880 alors qu'iine partie du bois est uarrsformke en pulpe 
pour la kihricnrion du papier vendu aux grands journaux 
asnéric2iins dont le tirage auginente sensiblemenc, les 
bûcherons effecruri~t iin prélèvement majeur du  bois dans 
tout le bassin hydrogmpl~ique de la Lièvre. 



À la mort  de Jan-ies Maclaren en 1892, ses cinq Fils, 
David, James-Barnet, John ,  Alexander et Aibert forment la 
compagtiie James Maclaren. En 1901. ils deviennent aussi 
propriétaires de la seconde concct.;yion di1 droit de coupe 
sur la Lièvre passée successivement aux tnains des Bigelow, ~ -* i . 
Haiiiilron, Thoinpson, Gibb et Ross depuis 1826. A compter , 
de cette date leur entreprise exerce le rnonopale de la 

8, ; 
coupe forestière sur. to~iie 121 rivière depuis ses sources 
jusqu'à son en-ihouchure. 

L'lrlandds James Maclaren qui 
acqulert la conccsslon forestjère, 
les fermes et Ies clianriers de  
Baxter Bowman en 1864. 
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,' AVANT 1900 
f 

, e recenst:rnent canadien fait mention de trente- 
,: tl ' cinq hniilles éiablies le long de la rivière du 

-s, ' 
Lièvre d a n s  la  mission de Notre-Dame-de- 

. Ponimaiii t:~i 1881. Cette mission, desservie par le 
I curé Eugène Trinqiiier de Notre-Dame-du-Caus, 
Tu' englobe alors tous  les colons des can tons  

Wabassee, Dudley et Boutillier, depuis le rapide de la 
Babiche e n  amont clu lac à Foin jusqu'i la ferne Rouge en 
face du canton Kiamika. Les habitants qu i  se sont alors 
etablis dans le canton Diidley sont encore très peu nom- 
breux: Francis I;iing, son épouse Annie et  leurs trois filles à 

@Y$& 6unne la ferme W;ibasçee en face cle l'emboucliure du niisseau des 
Tles; Herménégilde Valiqiiette, son épouse Marguerite er kzze agzicuh leurs trois enfants Rosanna, Alphonsine et Raphaël établis le 

a La terre ~On~mence 0 être excellente à Iring cle la rivière 31.1 nord-est du lac Tomkin depuis 1880 ; 
partir de ponimoin  La mOn'aflne ses parents Magloire ct Marie ainsi que son frère William qii i  
pfe5quJabsolumen' disparu. Le con'0n les o n t  rejoinrs quelques mois après depiiis Angers siir 
Oudley est sablonneux mais fertile, riche I,Ouraouîis, 
en bois ei rithe en foin ... On peut dire que 
la chaîne des Laurentides est franchie et Trois ans plus tard, 3 l'automne 1884, le curé Antoine 

qu'une nouvelle région tommente,  Labelle de Saint-lérôme, son inséparable guide Isidore 

el les roraaérei da Martin, Jose* Guérin, François Robert et deux au t r e s  
vrais p o y  ogriroles. test le ~ ~ ~ d ,  la terra voyageurs eritreprennent, depuis Buckingham, le long 
promise de la colonirotian ... r voyage cle la I.ikvre qui les conduit à la ferme Rocige pour 

I O  O B U ,  O I 9 7  prendre officielle. I nc.:nt possession du canton Kiamika a u  



norn de 13 Société de colonisation de  Montawille. Le vingt- 
sepr septembre au soir, le groupe s'arrête pour la nuit chez 
Onésime et Sophie Grenier installés dans une iiiaison de 
pièces sur la rive ouest de la rivière e n  amont cle l'île 
Longcie. Les époux Grenier sont les plus anciens colons de 
la région. Avec leurs frère et sœur Pierre et Mousi.ique ils 
ont ouverc la colonie de Noue-Dame-de-Pontniain en 1845. 
Depuis cerre date, Onésime et Sophie se sont relocaliséç un 
peii plus au nord sur la Lièvre dans l'espoir d'y établir acissi 
leurs enfants. Cetre nuit passée chez eux permet au curé 
Labelle, déjà surnommé le roi du Nord, de prendre connais- 
sance de l'état de la colonisation dans certe partie de  la 
I-Iaute-Lièvre. II npprend que Si~néon, le Fils d'0nésime. est 
à défricher quelques acres de rerre sur la rive opposée le 
long d u  petit rapide situé en amont du  lac à Barbotte er que 
le clinton Dudley compte maintenant son véritable premier 
colon, Cyrille Arbic, q u i  a épouse Marie, l a  fille cadette 
dqOnésime et Sophie devant le  curé Trinqiiier à h'otre- 
Uaine-du-Laus en juillet 1882. 

Cqrille el Marie Arbic 
Ne à Saint-Placide sur I'Outaoiiais, Cyrille Arbic quitte la 
concession des Éboulis en amont d'Oka à I'aiitomne 1881 
3pres le décès de son épouse Valérie Chénier et de citiq de 
ses enfants eniportés par la diphtérie. Brise, jncapahle de  se 
trouver un emploi en raison du risque de contagion, il 
prenci le cllemin de la Lièvre avec Adélard, son dernier 
enfmc de cinq ans, pour monter s'établir au perit rapide 
Wabassee dans le canton Dudley en aval du lopin de terre 
de la famille hqackanabé établie sur  I'aurre rive depuis 1848. 

Sans billet de location du ministère de la Culonisaïiori. 
Cyrille et Marie ont  traversé la rivière en canot F~it  d'un 
arbre crcusé pocir se construire rine petite maison de piéces 
t~lanchie à la chaux en aval de Iü montagne où les frkres 
Frank et John Ross o~it fait ériger une  toui- de garde-feu de 
quarante pieds (12 mètres) faite d e  gros cèdres entre- 
croisés. Le couple y défriche une centaine d'acres dcirant 
Ics années siibséquentes tout en nociirissatit bœufs et porcs 

2.. viside 
0 2 d  curé s a b e l l e  
a En rnontanl, nous avions averti les 
rolons krhelonnbs le long de la rivière que 
le dimanche, le turé Labelle dirait Io 
messe en plein air. La nouvelle se 
repondii promptement. l e  dimonthe 
malin nous aperrevonr une flotte de 
canots d'écorce, remplis de colons se 
balontoni maiesiueurernent sur l'eau ... 
allernont ovec le mouvement des avirons, 
les romeurs thontoient 0 pleine voix des 
thansonr tonodiennes. 
A dix heures, le rurh Lobelle se rend a 
l'autel improvi~B et tommente le servite 

divin. 
J o ~ p h  Subiln 1904 

te colon C y f l e  h b 4 c  qui arrive 
dans le canton Dudley en 1882. 



Les états de compte du mgasln 
M c a k  & Notre-Damedu-bus 
notent I'achat d'une palre de 
bon= et dc 500 pieds de H boards 5,  

par Cyrille Arblc en 1882. 

, 

qu'ils vendent c.ri.suirci à la ferme Wabassee en amont où 
Cyrille va parfois bnrcre au fléau. Par un  petit sentier en 
forêt. i l  se rend au magasin de la ferme où il peut échanger 
ses bouvillons contre du sel, du sucre, de ia farine et de la 
graisse. 

Connaissant la fabrication de la chaux,  Cyrille érige un 
grand four entre sa maison et la rivière. Le calcaire néces- 
saire esr tiré sur les lieux mêmes sous le sol arable; les 
rives clu lac des Sables en arnonc de Notre-Dame-du-Laus 
foiii-riissenr aiissi une excellenre pierre à chaux. Après avoir 
été chauffe pendant trois jours et trois nuits, le calcaire 
clonrie la chaux vive, une pouclre blanche, légère et sans 
odecir qu'il vend a la fe rme Wabassee et aux quelques 
colons de la région pour chauler les maisons et blancl-iir les 
bâtiments car elle sert en quelque sorte de désinfectant. Le 
lait de chaux pour blanchir s'obtient en mélangeant la 
chaux  vive à de l'eau bouillante et di1 sel qu i  permet à 
l'eriduit de sCi-Iii..r sans craqueler; le lait de cl~aiix a toute- 
fois l'inconvénient de s'écailler sous l'influence des agents 
arniosnl ieriques. 

Afin de lui permettre de traverser plus facilemerit famille 
et Iiéiail chez Napoléon Grenier sur la rive ouest de la 
Lievre o ù  se trouve le chemin conduisant à Notre-Dame-de- 
Pontmain,  le conseil de la municipalité de Wsbassce- 
Dudley-Bouthillier s'engage à payer 15 $ à Cyrille pour la 
constriiction d'un chaland.  La proxiinité de la rivière 
coinporte tourefois certains dangers et en 1896, après avoir 
w leur  fille Miirie-Laure sauvée de justesse de la noyade 
par son frère ainé Adelarcl, le couple Arbic déménage sur la 
rive ouest pour se constniire une plus grande maison sur  



les l~auteiirs. près de l'école de bois roncl d u  Wabassee. 
Desorrnais Cyrille traversera régcilièrenient la rivière en  
chaloupe oc1 e n  ctialand polir voir à son t)ét;iil et à son four 
2 c l ~ a u x  dans le canton Dudley. 

Afin de nourrir ses enfanrs, Adélard. Pierre, Zot ique,  
Joseph, Arcidas, Délima, Ophras, Th~5odule et hlarie-Lai] re, 
Cyrille doit aussi travailler en forêt cornime bûcheron pour 
la compagnie Maclaren. 11 y- vit iine clifficile épreuve durant 
l'hiver 1900. Son fils Zotique 3gé de quinze ans, inonté au 
chantier avec lui, tombe soudaineinent malade et, nialgré 
les soins d e  s o n  père,  rneurt d 'une inflarninütion des 
pciunlons; incapable de redescendre le corps à. la maison 
en raison de l'abondance de neige, Cyrille se résigne ;i lui 
fabriquer rine modeste tornl~e avec des plancl-ies sciées nu 
godendart dans u n  gros p in ;  le corps d u  garçon ainsi 
conservé dails la neige près du chantier sera enterré dix- 
sept jours pllis tard à Norre-Darrle-de-Pontma in. 

Cyrille -4rhic meurt a u  printenips 1914 à l'âge de 
soixante-seize ans. Son kpouse Marie le suir daris la tonibe 
à I'üiitoinne de la même année. 11s reposent toiiç deux côte 
à câte dans le petit cimecière de Lac-des-Iles. Pairmi leurs 
enfints, seul Arcidas restera lié a u  canton Dcidley sur un  
des lots que son oncle Siméon Grenier avait coninlencé i 
défricher en aval clu lac à Barbotte. 

Gédéon et Julie Rqotte 
En plus de la terre ouverte par Cyrille et Marie Arbic entre 
le petit rapide W'abassee et la montagne de la Tour, trois 
aurres endroits du canton Dudley sont défrichés avant 1900. 
En 1894, le couple Gédeon Ayotre et Julie Rondeau, marié 
devant le curé Trinquier à Notre-Dame-du-Laiis, s'ktablit sur 
la rive est de  la Lièvre immédiareinent au nord de l'île 
Longlie. Le lot cle colonisation achete leur coûte 30 c l'acre 
payable eri cinq ans par versements anniicls avec intérêt de 
6 % ;  un acre représente un peu plus qu'un arpent er un 
arpent est cine mesure linéaire de 192 pieds (59 mètres). 
Gédkon ne peur acheter plus de deux cents acres mais il 
peut acheter des lots pour ses fils; le couple Ayotre n'aiira 
cependant clii'iine fille unique. 

I'h &zo;isi?w 88s calons 
a J'étois obsolumen~ emballé par Io beauté 
des montagnes et des loo. Lo noture n'a 
pas été ovare: c'est une des plus belles 
régions de notre province. Je ploignair en 
mbme temps tes braves colons gui 
s'acharnaient a groîter le sol ... Quelr 
admirables gens ... I I  fou1 avoir vécu ici au 
dkbul du siècle pour oppréder ce que fut 
la vie des premiers ottupank ... se botlant 
conlre Io forêt, les mouthes, Io misère et 
un sol rotaillevx. Ils peinaieni ronç reliche 
pour defrither, labourer et cultiver une 
terre plutdl ingrate. n 

Albiny P i q u d t i  1977 



Les de compte du magasin 
Mcabe de Notre-Darnedu-laus 
indiquent i'achar d'une hache, une 
Uvre de clous et de mis tuyaux de 
paêle par Cédéon Ayom en mai 
1884. 

Nommé inspecteur des chemins pour la municipalité de  
Wabassee-Dudley-Bouthillier en 1897, Gédéon Ayotle 
demande au conseil la consmccion d'un chaland de 32 X 11 
piecls (10 X 4 mètres) pour faciliter la traversée de la Lièvre. 
Construit au colir de 40$, le gros radeau rudimentaire fait 
de troncs d'art>res servira pour le transporr des lourdes 
charges entre la terre cle Pierre Beacilieci siir la rive ouest et 
celle de Josephat Çciugeon sur  la rive est, au siid de l'île 
Longlie. 

Gédéon et Jirlie Ayotte devroiit toiitefois quitter maison et 
bâtiments du canron Dudley en 1930 avec la crue des eaux 
cle la Lièvre occasjonnée par la construction du barrage des 
Cèdres en amoni de  Notre-Dame-du-laus. Apros avoir 
séjourné quelque temps à Tirnrnins en Onurio, ils revien- 
dront s'installer sur la pointe sud de 151e Longue. 

Joseph et Aosanna Pithé 
Josepti Picbé est un autre colon qui  s'établit dans le canton 
Dudley avant la fin du XIXe siècle. 11 épouse Rosanna, la 
fjlle aînée d'trennénégilde et ~Margucrite Valiquette en août 
1893 à Saint-GErard-de-Kiamjka et le couple s'établit clans 
le nord du canron prolongeant vers l'ouest le rang des 
Valiquette, entre la Lièvre et le lac Tomkin. Les Piché y 
é l è v e n t  tous  l e u r s  enfan t s ,  Herménegi lde ,  Yvanne ,  
Bern:ii.lette, 13l;inche. Gérard, Rolland, Leonrine, Cécile et 
Raoul avant d e  vendre leur terre à Alexis Léonard qui arrive 



de Saint-Jovite en 1924. Dès lors Joseph Piché quitte le 
canton pour s'établir e n  face de la maison d e  Samuel 
Ouellerte dans la côte de 1;i nie Notre-Darne à Monr-Laurier 
oii il devient bedeau à la cath~dr;ile. 

Joseph Elais 
Le dernier îlot de déboisenient avant le XXe siècle est celui 
de Josepl? Blais, un  célibataire qu i  occupe les deux rives de 
la Lièvre en amont de la terre des Ayotte, entre île Longue 
et le lac à Barbotte. I l  y met en place un bac à câble qui lui 
permet de traverser la rivière avec hommes er cl-ievaux 
pour aller couper clu bois pour la compagnie Maclaren avec 
Calixe et Louis Grenier clans les montagnes du ruisseau 
Flood à l'est du grarid lac du Cerf. Joseph Blais sera cepen- 
dant beaucoiip plus un forestier qu'un colon-agriculteur. 

Pendant plusieurs annees i compter de 1908, le nom de 
l'abbé François-Xavier Barrette d'Ottawa, curé de Notre- 
Daine-de-Yontinain entre 1907 et 191 1, et celui cl'Edmire 
Saint-Loiiis, la veuve d'Ovide Beaiilieu, apparaissent 
cornme proprietaires des lots vingr-trois et vingt-quatre 
entre l'île Longiie er le petit lac di] Cerf qcii  leur orit é ~ é  
concédés pour aider à subvenir à la fabriqiie er comme lot 
d'accamodation. Aucun de ces deux propriétaires ne conrri- 
huera directement routefois à la colonisation d u  canton 
Dudley. 

Cléophée, Cqtille e t  Angélina Poirier 
Cammencee e n  1915 avec les premières incursions de 
Cléophée Tessier, la vecive d'Isaïe Poirier, la colonisation aci 
nord du petit lac du Cerf est u n  mouvernent volontaire er 
non le fi~iit d'une can-ipagne cléricale ou  gouvernementale 
comn~e en pliisieurs endroits dci Qciébec. Cet te siruarion 
explique sans doute le goût d u  travail, la ténacité et la 
vaillance des familles colonisatcices de Lac-du-Cerf. 



Arrivés de S:iiritc-Agathe-des-Monts en 1890, Isaïe et  
Cléophée Poirier s 'établissent  d'abord dans la vallée de la 
Kiamika avec  leurs  trois enfan t s ,  C y r i l l e ,  l7amela et 
Anroinette. Deveiiue veuve eri 1912 après a v o i r  d o n n e  
naissance à quatorze autres enfanrs, Cléopliée entreprend 
alors, 5 soixante-neuf ans, une véritable vie cle quêteuse, se 
reridant jusque dans les quartiers chiçs de Moritréal pour y 
chanter la chariré. Par  le train du Nord,  elle ramène des 
barils de pommes d e  Saint-Joseph-du-Lac qii'elle vend 
ensuite aux colons etablis sur la Kianiika et sur la Lièvre 
jusclu'd Vot re-Uainy-de-Pontmain .  Appréciée dans  les 
veillPes comme danseuse à deux a u  son du violon cle 
Georges Racine, elle parcourt la région en -express. offrant 
ses pornrnes et de la viande de boucherie de porte en porte. 

Avec son fils Cyrille, elle entreprend la construction d'un 
petit camp en hoiç rond s u r  un terrain de la couronne dans 
le sixième rang du  canton Dudley à quelques arpents de la 
rnaison de Gédet~ri et Julie Ayotte établis en face de la 
pointe nord de l'île Longue. En 1915, après avoir vendu sa 
terre en  aval du lac des Écorces pour la somme de 1 200 $, 
Cléophée vienr h'rtablir dans ce peiir cl-iancier avec son fils 
Cyrille et son épouse h g é l i n a  Garneau. Ils arrivent avec u n  
bœuf et une petire laiire d'iin a n  mais leur installation, e n  
squatrers, déplaît r'i la compagnie Maclaren jalouse de son 
monopole cle coupe du bois dans le bassin de la Lièvre. Le 
contrenlaitre Jos Morin de la compagnie se charge de les 
faire dkgixerpir en jebnt leur modeste maison par [erre. Les 
Poirier doivent a1or.r; se loger dans le petit camp de trappeur 
de Josephat Cyr tout près, où Angélina donne naissance à 
son fils Gérard, mais ils ne désarment pas. Après avoir 
obrrnu r n  borinit et due forme des billets de location, ils se 
relocalisent quelques semaines plus tard, au pt.intemps, sur 
les lots trente-irois et trente-quatre d u  septième rang. Ils 
e n t r e p r e n n e n t  la const ruc~ion c l ' une  bonne maiscin de 
pièces près du petit lac situé à la limite de leurs lots et ceux 
des Ayotte etablis sur la rivière. Ils érigent aussi leur écurie 
près du petit niisseau afin d'avoir facilement de l'eau pour 
leurs animaux. 

Cyrille et Angélina consacrent les années subséquentes à 
défricher l'endroit :ifin de s'en faire une terre rentable. Ils eri 
viennent à garder sept à huit  vaches, deux chevaux, des 



cochons et des poules qu i  noumssenr la famille. Angélina 
porte une famille nonlbreuse de dix-sept enfants tnais 
seulement sept, Cyrille, Paul, Gérard, Velina, Aurore. Lisa et 
Bertha sunrivront aux difficiles premières années. Elle meun 
à l'été 1926 à quarante-sept ans, épiiisée, apies avoir mis 
des enfants au  monde à tous les ans er avoir constamment 
muvré au défrichement et aux travxux des cha~ilgs. Cyrille 
perd alors courage. S'émnt fait couper tous les orteils aprks 
s'êcre inalencontreusement gelé les pieds. il est incapable de 
travailler aumnt qu'auparavant et doit vendre ses aniinaux 
l'lin après I'aiicre pour arriver à vivre. Après avoir cédé se 
terre en  raison de ses difficultés financières, i l  rroiive 
d'abord refiige ail deuxiènie Stage de la maison de Josepli 
Roistnenu établi sur la rive du petit lac du Cerf depuis 1926. 
II doit cependant qciirter ce petit logemenr à la deinande du 
curk de Notre-Dame-de-Pontinain. Relogé dans le modeste 
chantier de Frédéric Filion à l'ouest dci lac Tornkin. i l  lr 
meiirt dans la misère à soixante-deux ans, le premier janvier 
1932, après avoir vécu cliu-sept ans à J,ac-du-Cerf. 

d 

€lie Brousseau. Hanaré e l  Rosanna FaubeR 
Quelques semaines après les Poirier e n  1915. u n  autre 
groupe de  colons-défricheurs arrivenl à Lac-dci-CerF Élie 
Brousseau, Honoré Fau ber=, son épouse liosanna Brousseau 
et leurs enfants Honoré, Edmond et Alexandre. Ils arrivent 
chi chemin Chapleau à l'est de Sajnt-Gérard de Ki:imika. Les 
époux Fauberr rejoignent ainsi leur fille Nathalie mariée à 
Louis Grenier, le fils de Sitiléon iitabli sur la Lièvre en  face 
du lac i Barbotte. 

Originaire d'otrawa, Élie Brousseau esr le premier du 
groupe à être venu en Haute-Lièvre. Engagé coinine cuisi- 
riicr par le Canadien National pendant la cons~niction d u  
cl~érnin de fer transcontinental qui relie La Tuque à Amas en 
passant par Parent, i l  y fajt la connaissance de  Joseph 
Majllé. Insatisfajts de leurs conditions de travail, aventuriers, 
les cleux jeunes hommes entreprennent de descendre les 
eaux de la rivière du Lièvre en canot jusqu'à bionr-Laurier 
pour se retrouver chez J-lyacinthe Maille, le pkre de Joseph, 
iiistallé a u  chemin Chapleau comme gardien dci club privé 

Lr colon Cyrüle Poirier et l'une de 
ses füies sur son lot au nordouest 
du pcrlr lac du Cerf. 



de chasse et pêche de riches New-Yorkais. Établi au chemin 
Chapleau, Élie Brousseau y accueille sa smur Rosanna et 
son beau-frère rnonuéalais Honoré Fauben qiielques mois 
plus tarti 

FIonoi t  a d'abord été comn-iis de borcl siir les navires du 
Saint-Laiircnt pendant douze ans et il a ensuite tenu une 
salle à manger sur la rue Saint-Jacques à Montréal avant de 
quitter la grande ville pour l'air pur du Nord, 11 y rejoint son 
beau-frére Elie où i.1 devient gardien du Grarid-Nominingiie, 
L in  club privé rnontréalais de chasse et pëche. 

Lors du mariage cle Théodule Arbic à Saint-Ajmé de Lac- 
des-Iles o ù  elle agit comme demoiselle d'honneiir, Nathalie 
Faubert, la fille d'Honoré et Rosanna, fait la connaissance de 
Loiiis Grenier du  Wabassee à l'emploi d e  la compagnie 
Maclaren d e p u i s  la f iri  dc ses études a u  collège de 
Buckingham. Il a pris la relèvc de son père Siméon coitirne 
garde-forestier responsable d'émettre des permis pour les 
feux d'abattis durant l'été, entre Notre-Darne-du-Laus et le 
chemitl Chapleau. Après lecir mariage en 191 1, Louis et 
Natl~alie s'installent dans la rttgion du Wabassee où les rejoi- 
gnent Élie Brocisseau, Honoré et Rosanna Faiibert e n  1915. 

Après reconnaissance du canton Dudley afin d'y repérer 
les meilleurs lots, le groupe Broiisseau-Faubert traverse la 
Lièvre avec son bagage siir le chaland de Jos Blais qui fait la 
navette entre les rives de la rivière grâce à un câble d'acier. 
Par un sentier de ponage en  forêt qui conduit jiisqii'aci petit 
lac dii Cerf, ils atteignent leurs lots clzoisis ail sud de ceux 
des Poirier. Honoré et Rosanna s'établissent avec leurs fils 
clans le rang sep[ au  nord-ouest du petit lac du Cerf alors 
qu'Élie, arrivant veuf avec sa fille unique Anna, s'installe 
dans le rang sis. 115 ne seront pas importunés par la cornpa- 
gnic Maclaren qui a pris soin d'y faire couper tout le bois 
intéressant par Basile Tnidel e t  Siméon Grenier. 

D'abord logés dans une tente de toile, les Faubert font 
appel aux amis et aiix voisins pour se coristruire un camp 
plus convenable. Une vingtaine d'hon~nies, Williatil et Pierre 
Beaulieu, Louis e t  William Grenier, Basile Truclel, Cyrille 
Poirier, Élie Brousseaii et quelques aiitres leur prêtent alors 
main forte. La journée de corvée se termine par un bon 
souper préparé par Rosanna et par la tournée d'un petit 
boire qiii réconforte les plus fatigués. 



ia malson de pièces ~quarr ieç 
d'Honoré et Rosama F a u W  au 
nord du perlt h c  du Cerf. 

Honoré et itmanna Haubert avec 
deux de leurs flIs sur tes eaux du 
ptitit lac du Cerf. 

Élie Brousseau quitte Lac-dii-Cerf après quelques années 
pour  retourner s'établir à Ottawa. sa ville natale. De leur 
côté, Honoré et Rosanna Fauberr consacrent les t r e n r e  
années suivantes 5 défricher et cultiver leur terre. L'abon- 
dance du gibier e n  forét et du poisson dans le lac ajoute 
grandement à ce q u e  leur rapporte leurs animaux et leur 
terre. Les produits manquants sont achetés a u  magasin de 
Léonard Moncion à Monr-Laurier. Afin de nourrir sa fainille, 
Honoré doit travailler comme bûcheron pour la compagnie 
Maclaren durant l'hiver et comme draveur ail prinreinlls. JI  
construit aussi quelques petits camps sur la rive du petit lac 
du Cerf où aboute sa terre; leur  location aux touristes ama- 
teurs de  pêche et de chasse ajoute au revcnu de la famille. 



Rosanna et Hono* Faubert, leur 
Alle Nathalle, son époux Louis 
Grcnlw et deux de leurs petits- 
erûants. 

Après la deuxième guerre mondiale, IES Faubert quittent 
LAC-du-Cerf pour  aller s'établir en Abitibi. Leur terre passe 
a lors  aux mains d'Honorius Gauvreau, iin v e n d e u r  cle 
m a c h i n e r i e  ag r i co l e  cle Mont-Laurier qui  l ' explo i te ra  
pend:int quelclues années t o u t  en  y faisant é r iger  une 
maison de p e n s i o n  où son épouse Léonie Tacicliette 
accueille les touristes durant l'été. Après le déces de son 
épc-iust: Rosanna à Norinétal en  Abitibi, Honore Faubert 
reviendra inoiirir :i Lac-dii-Cerf scir la terre  de sa fille 
Nadialie e l  de son gendre Louis Grenier. 

Les fils d'Honoré et Rosaiina connaîti.ont des destins bien 
diff6reors. Edinoi-id, enrôlé, blessé et atteint de sérieuses 
pertes cle mémoire pendant la prerniere guerre inondiale, 
finit ses joiirs dans les I~ôpitaux nlilitaires du Canada. 

Honoré, dit le pros Néré, ec sa jeune épouse Aurore, sa 
cousine germaine, mariés à dix-hui t  er q u a t o r z e  ans 
respect ivement ,  s 'établissent tour près de la maison de 
Cyrille Poirier cl'abord, et plus près du petit lac d u  Cerf, où 
les draveurs se réfugient par grands vents, par la suite. 
Honore suir les  t races de s o n  père comme défr icheur,  
bûcheron et draveur. Avec Cal i~e  et Louis Grenier, George 
Racine, Eugèiie Émard et le jeune Lorenzo Prézeaii de 
Notre-Danle-de-Po~~tl~~ain, i l  travaille en forêt pour  Jos Biais 
dans la région dci ruisseau Flood. II perdra d'ailleurs une 



Les derniers arrivants de 1915 sont les époux Joseph Turpin 
cle Maniwaki et Joséphine Rivest qui travaille à la ferrne 
W'abassee maintenant relocalisée scir la rive ouest de la 
rivière du Lièvre. Les Turpin deviennent propriétaires de la 
terre de Cyrille et Marie Arbic décédés l';innée précédente. 
InstallEs dans le nord di1 canton Dudley, ils finissent 
cl'essoucher I1endrc:)it. La terre est bonne er nourrit jusclu'à 
quinze vaches donc la c r è m e  est acheminée à la beurrerie 
de Lac-des-lles. Penclant quinze ans Joséphine s'occupe de 
son jardin, file et tricote la laine de ses moutons qu'elle fait 
carder ail nloulin de Zotique Reno 3 13 décharge du lac des 
Écorces pendant que Joseph et ses deux fils trav.?illent aux 
champs duranr l'été et aux  cl-iantiers de la coiiipagnie 
Maclaren duranr l'hiver. 

Noé et Marie-Anne landrq 

paire de clievaux qui se noyent sous la glace d u  grand lac 
du  Cerf. I-Ionork et Aurore aciront huir enfants à Lac-du-Cerf 
avarit de partir pour s'ktablir à Tinirnins en  Ontario aptes la 
deuxième guerre mondiale. 

Alexandre, le troisième fils d'l-ionore et Rosanna, connaît 
aiissi quelques années de travail sur la terre et en forêt dans 
le cariton Dudley. Avec Basile Tnidel et Willy Kelly, l'ancien 
cocher personnel de James Mnclaren, il travaille comme 
hûcl~eron à l'est de la baie Lefebvre avec Noé Landry. 
Pierre et Joseph Beaulieu, William et Louis Grenier son , ,  
beau-frère. 11 bûclie aussi au ruisseau de la Vieille a u  pied 
de la monmgne du Diable. À vingt ans, en  13.21. il épouse : . 
~ c i è i e  Boismenu, la sœur caderte de Joseph Boismenii, 
rencontrée alors qu'elle était e n  vacance chez son frère 
etabli tout près siir le perit lac du Cerf. Après correspon- 
dance et mariage, le jeune couple demeiire dans le canton 
pendant deux ans avant d'aller s'établir à Montréal où  
Alexandre entre aci service de la ville de \Vestmont. 

Alexandre Fauben et AdZrle 
Bofsmenu, dc jeunes &Ss 

Joseph el Joçéphine Turpin d ' b c t o b ~  1921. 

En 1918, Lac-du-Cerf acccieille la petire famille Lanclry ; Noé, 
son épouse Marie-Anne Nadeau et leurs deux fillettes Odéli 
et Carherine. Noe connaîr la Haute-Lièvre depuis quelques 



Noé Landry et Marlr-Anne Nadeau 
êtabiis en colonie au nord dr: la 
petite rivière du Cerf en 1918. 

&?a71 8zy 
a Dons l'automne nous sommes derné. 
nogés a lot-du-Cerf. Nous étions deux 
enfonts, ma soeur et moi. J'oimais (a. 
Nous 6tions sous une tenie de toile. Il y 
ovoil u n e  petit poile, u n  peiit iourneau. 
Mo mbre foisoiî son pain, il fairaii chaud. 
Nous avions une poillosse, nous Biionr 
bien. Nous prenions notre aou rhez 
monsieur Brouaeou. Nous charrions I'enu 
de Io sourte. Mémère Nadeou nous avait 
donni six poules. ~i 

Odlll Lindrr-lrls~bolr 19 80 

annees. Originaire de L'Islet-en-Haut en aval de Québec, i l  
s'est engagé comme bûcheron pour Théodore Nadeail d u  
Wabassce qu i  dirige la coupe dci bois près d'un petit lac qui  
porteia son rioin au nord de  Rapide-de-l'orignal. Il y F ~ i t  la 
rencontre de la belle filarie-Anne Nadeau,  la fille de son 
patron. Après leur mariage à Saint-Gérard de Kiamika en 
1911, Ics deux rourtereaux partent ensuite s'etablir à Sainte- 
&Ialacliie à quarante milles (64 kilomètres) en aval d e  
Québec, la patrie d'origine de Noé. 

Après quelques annees le long du Saint-Laurent, le 
coiiple Landry prend la décision, en 1917, de revenir aii 
Wabassee e n  Haute-Lièvre.  la  terre ancestrale  d e s  
Mackanabé, les grands-parents de Marie-Anne. Logé tempe 
rairrment chez son beau-père, Nok s'engage d'abord, durant 
l'automne 1917 et l'hiver 1918, conune charretier pour Sani 
Matt de Ferme-&cuve alors que Marie-Anne y travaille 
cornme criisinière. 

Après quelques inois à transporter diverses march:indiçes 
e n  .express. entre la gare de Mont-Laurier, le magasin de 
Matt à Ferme-Neuve et la fernie Tapini plus au nord, N o é  
Landry ohtient son billet de location et traverse la Lièvre au 
Wat->assee pour s'établir comme colon sur un lot au nord d e  
la petite rivière di1 Cerf. Les premiers mois de colonisation 
des Landry se passent sous une tente de roile où les deux 
fillettes s'endorn-ient sur des paillasses de paille, heureuses. 
apres avoir joue h la mère avec des assiettes faites d'écorce 
de merisier rouge. I.:i grand-mère Nadeau leur a donné six 
poules pour les aider et Marie-Anne doit les siirveiller 
contre lin hihoii qui désire s'en repaître. Elle conserve toute 
se  nourritcire dans  le se! alors qu'Odéli et Catherine 
charroyent l 'eau depuis une socirce toute proche où  sera 
conservee la crème fraîche. 

Aprèsce premier hiver, les Landry quinent leur habirariori 
fort sommaire poiir une autre tour aussi modeste: un petit 
camp de bois rond avec toit recouvert cle papier noir et de 
terre où il n'y ;i qii'une seule pièce avec un rideau pour 
séparer la cuisine des lirs. 

Noé travaille sans relàclle à rléfricher et essoucher son lot. 
11 ocivre aussi le prcrnier véritable cherilin entre la colonie 
de Lac-du-Cerf et 171e Longiie où sont érigés les deux ponis- 
couverts en 1913. 11 apprécie grandemen[ ce nouvrdu lien 



avec la rive ouesr de la Lièvre qui  vient mettre fin à des 
voyages souvent Iiasardeux vers Notre-Dame-de-Pontmain : 
pour s'y rendre faire des aclîats, il devait traverser la rivière 
en chaloupe avec son cheval nageant toiit près qu'il attelait 
ensuite à un .espress. laissi. en permanence sur la ferme de 
Pierre Reaulieu, le rnêine scenario se répétant au retour. 

Alors que Noé pan travailler ail chanr.ier durant l'hiver, 
Marie-Anne, accompagnée de ses filles. fait la trappe en 
raquetres depuis la petite rivière du Cerf jusqu'5 la baie 
Laplante. Après tannage, les peaux cle visons et d e  rats 
inusqciés sont ensuite vendues au  bureau de poste de 
Napoléon Grenier au W'abassee. Guérisseuse, ses remèdes 
amerincliens forit ineweilles. Généreuse, elle assiste cornme 
sage-fernine i la naissance des premiers enfants de 13 

colonie. Les hommes étant parris a u  chantier, elle vie111 
dormir quotidiennement pendant qu inze  jours, avec ses 
filles, chez Georgia na Boisn-ienu sur le point d'accuucher. 

Avec les années, 1;i terre des 1.andt-y comptem jusqu'à dix 
vaclies. Le beurre, moule et place dans la sauiniire, est 
ensuite vendu aux sœurs Notre-Daniç h Monr-Laurier. La 
[erre nourrit toute la fainille et seiils le sel et le sucre sont 
achetés à Notre-Dame-de-Pontmain. Très jeiines, les filles 
aident déji  leurs parents aiix travaux de défrichement, 
conduisant le cheval, pilant le bois, le roulant dans les feux 
cl'ahattis qui bnîlent pendant cles jours. 

En 1930, les Laridry se résignent a qiiittei leur tene e n  
raison de la crue de la petite r i v i è r ~  du Cerf occasionnée par 
la construction du barrage des Cèdres 9 Notre-Dame-dzi- 
Laus. k u r  terre passe aux [nains de h ' a~~oléon  Blais établi 
tout près à la décharge du petir lac du Cerf et leur inaison 
entièrement recouverte de bardeaux de ct?clre peint5 en vert 
est déplacée et r e l o c a l i s é e  sur La rive ouest de la Lièvre, sur 
u n e  pointe avançant d a n s  I ' e a u  e n  ;ival d e  la ferme 
B e a u l i e u .  Rkinstallés en amont de Mont-laurier, ils voienr 
mocitir leur fille Catherine ;i dix-huit  ans  alors qu'Odéli, 
l'aînée, @pouse Josepli Brisebois, u n  solicle cultivateur. Les 
noilveaux mariés s'érablissent en  haut du rapide de la 
Tortue au nord de Mont-Laurier où  ils elèveront cinq enfants 
qui prendront racines aurour d'eux. 

VIPZ~ vie p i s i 6 l e  
u II n'y ovoiî pas de rhemin. Ma mère 
foirait une bonne bourane le  soir pour 
sortir les moringouins. Nous prenions l'eau 
ù ln petite rivière du Cerf. Elle Btoit rloire 
et nous voyions les poissons se promener 
dons I'eau. Nous n'avions pas de nou- 
velles, pos de bonnes ni des rnb(hooles 
non plus. Tous les dimanthes, il fallaii aller 
à l u  mew a Notre-Dame-de-Pontmain. 8 

OdLll Landry-Brlsrboii 1 Pl0 



Joseph et Georr]iana Boismenu 

Joseph Boismenu et Georgiana 
F a u k n  arrivés dans la colonle de 
Iric-du-Cd en 1918. 

a Lo deuwiime année après notre arrivée 
le gouvernement a fait bâtir les deux 
ponts sur l l e  Longue pour aller à Notre 
Dome-de-Pontmain. Mon mori a posé le 
bordeou sur Io (ouverture des po a... Plus 
tord, sur le [ôté de Kiomiko, r'btait un 
portage 6 trovers des souches pour nous 
rendre sur le chemin. Rendu chez les 
Valiquette, Co nous donnait cinq milles de 
poriage., 

6iorglna FoubiH-Bolsrninu 1979 

Joseph Boismenu, son epocise Georgiana Faubert et l e u r  
enfant Georgiana âgée de treize inois, arrivent à leur tour 
clans la petite colonie d e  Lac-du-Cerf en août  1918. Natif cle 
Saint-Canut dans la région d e  Sainte-Scholastique, Joseph 
Boisrnenu suit ses parents qui s'installent à Montreal en 
191 1. 11. y excire le métier d e  barbier et travaille dans une 
fabriqi~e de boircs de bois. En août 1916, à l'âge de vingt 
ans, il égoiise Georgiana Faubert, une  jolie vendeuse de 
crei-i-ie glacée de vingt-deiix ans Craignani d'être enrfilé et 
de devoir aller combattre en E u r o p e ,  il quitte Montreal pour 
trouver refuge dans le nord à l'été 1918. 

Le jeune couple et la petite Georgiana voyagent par le 
petit train d u  Nord jusqu'à ~Vorit-Laurier o ù  les arrerid 
Honore Fauben fils, leur beau-frère. Utie voiture les amène 
ensuite jusqii'à la traverse de Jos Blais en aval d u  I;ic à 
Barbotte. ~e vingt aofir, le couple Boismenu trax7erse la 
Lièvre pour atteindre la colonie de Lac-du-Cerf où  les 
accueille Aurore Fauhert ,  la smrir de Georgiana. Leur 
bagage traverse auss i  la rivière sur u n  chaland bien 
sommaire fait de rlcux chalriupes mises côte à côte avec u n e  
rangée de planch(~s servant  de plate-forme ; Joseph et 
Honoré condii.isent celte embarcation de fortune à l'aide de 
longues perclies. Après la traversée d u  lac à Barborre, les 
bagagt-s sont ensuite acl~emines jusqu'au chantier d'Honoré 
par l'étroit sentier de portage qui conduit colons et pêcheurs 
au petit lac du Cerf. 

Afin d'assurer u n  revenu pour ça petite famille. Joseph 
s'engage d'abord (zntilrne gardien A la ferme Wabassee à 
I'emboiichure du ruisseaci des Iles. Durant ces quelques 
mois le couple loge chez Joseph Blais et chez Amable 
Robert sur la rive ouest de la Lièvre. G.eorgiana y clonne 
naissance à Béatrice, sa deuxième fille. 

Déterminé à s'installer e n  permanence à Lac-du-Cerf, 
Josepli prolonge le seniier de portage depuis la maison 
d'Honoré Fauhert iusqu'à baie Bonnet Rouge sur le grand 
lac du Cerf. Ces lors qu i  Font du petit lac au grand lac sont 
ceux qu'il choisii pocir s'émblir et pour élever les enfants 
que  la Providence entend bien l i i i  donner. 



P o u r  Joseph et Geotgiana débti renc alors les difficiles 
premières années de colonisacion. Déjà fon hal-iile avec Uri 

marteaii ou cles ciseaux Josep1.i doir maintenant apprendre à 
rnanier la hache et le godenciart. Installks dans  i i i i  premier 
chantier très nidiineritaire en bois rond constni it par Aruahle 
Roben qui y avait fair chantier, les Boismenu ent.reprennenr 
abattis et bnîlis. Joseph tr;i\raille 13 terre neuve durant l'été et 
monte a u  chantier jiisqu'au lac Sanca Maria après cine 
rnarclle cle sepc rnilles dcirant l'hiver. Des l'âge de douze et 
treize ans, ses jeunes Fils l'y suivront pliis tard. De son côté 
Georgiana apprend aussi à airner la vie clans un pays de 
colonisaiion. El le  sarcle les légumes dc son jardin, a ide  
Josepl-i aux preniières récoltes de foin et d'avoine. botilange 
un bon pain qui fera plus tard les délices du clocteiir Albinv 
Paqiiette et de inonseigneur Joseph-Eugène Ljinoges 
propiiétaires de chalet a u  nord du granci lac clii Cerf. Elle 
prépare aussi d'excellentes viancles f~imées grâce aii petit 
futnoir constniit par Joseph près  de la maison; la filmée 
doiînt: bon goût à la viande qui peut être ainsi conservée 
plus longtemps bien enveloppée dam I n  glacière. Seule sans 
son homme et ses fils les plus vieux cllirant l'hiver, elle voit 
aux divers travaux sur la terre qui comptera jusqu'à netif 
vaches et [.rois chevaux, Elle fait le train, entre Ir bois er 
cl~arroye l'eau clepiiis le lac avec u n  ronneaci inanté sur  un 
traineau tiré par un cheval. 

k Bolsrneou devant 
modeste cllaotier au 
lac du arf. 

leur 
nord 

i Papa btaii bon pour culiiver. I I  ovoit 
touiours du beau foin. I I  semait beaucoup 
de trèfle ei beaucoup de légumes. La cave 
était ioujoufi pleine de roroiie, de naveis, 
de (houx, de betteraves. L'été on n'aimait 
pas sarcler mais l'automne on oirnaii bien 
les manger. n 

Adrlin Boisminu 1990 

(<Joseph Boismenu a iravaillé a In touver- 
ture des deux ponts de l'de Longue en 
191 9. (a prenait deux hommes pour l e  
servir. I I  clouait son bardeau rapidemeni 
cor ovoni de venir à Lac-du-Cerf, il iro- 
vaillait dans une manufacture où il 
bbriquoii des boîies de bois. I I  enimit un 
clou d'un seul loup de morteau. I I  éinii 
adroit et cognait vite. n 

Alisandra faubirt 1989 



En 1919, Josepl-i retrouve son marteau pour travailler 
pendant plusieurs jocirs à la pose de tout le barcleaii de 
cèdre sur le toir des deux ponts-couverts qu i  enjambent la 
rivière du Lièvre à 1% Longue. Avec ces ponts. la traversée 
de la rivièi-e est rendue facile pour atreindre le village de 
Notre-Dame-de-Pontrnain où se trouvent église, écoles, 
magasins-géneraux et moulin à scie. Du côté cle Saint- 
Gérarcl de Kiamika le chemin est encore pénible puisque les 
colons de Lac-du-Cerf doivent faire lin long portage de 
5 niillcs (8 kilom$tres'i à travers les souches pour a~teindre 
de rang cles Valiqucttc. 

Josepli Boisiiien-ci a rapidement perçu un autre  destin 
écononiique pour la colonie de Lac-du-Cerf. L'abondance 
clii gibier e n  forêt et dii poisson dans  les lacs lui laisse 
présager un  develcippement touristique très intéressant. À 
cette époque, il n'est pas rare de voir des colons établis sur 
la Lièvre venir étendre illégalement des raies pour caprcirclr 
des centaines de poissons q u i  sont ensuite salés et conser- 
vés pour nourrir la fainille durant l'hiver. Pour mertre fin à 
cette peche abiisive et émettre des amendes aux coupahles 
le g;irde-pêche Jean-Baptiste Scott de Monr-Laurier se tient 
régi.ilièrernent aux aguets sur  une île du grand lac du Cerf. 

Convaincu d e  l'avenir de l'industrie toiiristique, Joseph 
Boismenii érige un premier chalet sur la rive dei petit lac du 
Cerf qu'il loue aux amateurs de pêche et d e  chasse venus 
de Mont-Laurier et de Saint-Jérôme. II transporte lui-même 
en brouene les bagages de ces tourisres à r.ravers le sentier 
de portage depuis le lac à Barbotte; ainsi débute la pour- 
voirie Boisrnenu reprise ensuite par son fils et ses petits-fils. 
Georgiana l'aide aussi en cuisinant pour les touristes et en 
tenant le5 premiers chalets hien propres. 

Désireux de solidifier cette économie touristique de la 
pêche et de la chasse, Joseph entre en  contact avec Rosano 
Wester, le gérant de l'hôtel des Sabourin à Monr-Laurier, qui 
amène réguliki-i~111c:nr chasseurs er pêcheurs au cl-ialec des 
Pins Rociges dans la baie Bonnet Rouge. II sait Wester 
bilingue et dynamique. II lui paraît être l'hornmc idéal pour 
donner ::i. solides assisses à l'industrie toiiristique de  Lac- 
di]-Cerf. Aprés négociation, Joseph échange à Rosario 
Wester un grand terrain au norcl de la baie Bonnet Rouge 
contre un clleval trotteur. Marché conclu, Wester arrivera au 



nord d u  grand lac du Cerf a la veille de la deusièt-rie guerre. 
L'alliance de ces deus hoinmes aruionce déji de beaus len- 
demains pour la petite colonie; ils seront de toutes les luttes 
politiqiies, écononîiques, scolaires, paroissiales visant 5 
sortir Lac-du-Cerf de son isolement et à l'affirmer comme 
une  jeune incinicipalité progressjve. 

Joseph et Georgiana élèveront lîuit enfants sur les bords 
dci peric lac du  Cerf, Georgiana, BSatrice. Joseph, Gérarcl, 
Adrien, Alexa nclre, Émile. Germai ne qui prendront racines 
dans le c;inton et uriirotit leur destin à celui d'autres fils et 
filles de pionniers. Saint-Loiiis, Maillé, Ouimet,  Filion, 
Grenier. Charbonneau, autant de familles dont cles noms 
résonnent encore bien clair dans taule la Haute-Lièvre. 
Joseph meurt en 1965 après avoir passé quarante-sept ans 
de sa vie à Lac-du-Cerf. Georgiana ira le reioindie vingt-un 
ans plus tard en 1986. 
,i compter de 3950, Joseph, l'aîné des fils, prend la relève 

de son père dans 12 pourvoirie de chasse et pêche familiale 
et il augrnerite le noinbre de chalets à louer. Né en octobre 
1921. il a été transporté par soil père, çoucl~é dans le foin 
dans le foncl cl'cine chaloupe pour être baptisé à Saint-Arné- 
de Lac-des-Iles par le curé Eiigéne Bourque. Dès I 'ige de 
treize ans, avec son  ieune frèrc G t n r d ,  il giiicle les tocirisles 
américains qui s ' amenen t  aux saisons de pêche et  de 
chasse, ramant scir de longues distances pour les voir 
satisfaits de lecirs prises. Avec Horrnidiis Robert, i l  guide 

son jeune 



aussi pour Rosario Wesrer ail lac des Iles et au lac Croche à 
l'cc;[ du grand lac du Cerf. Aux touristes, i l  fait connaître les 
meilleurs endroits et ~ipprend des trucs qui rapportent de 
belles prises et de belles chasses dans l'espoir de les voir 
revenir l'année scii~..inte. Comme son père, Joseph travaille 
aussi en rorPr ei sur  la ferme où son épouse Gisde hlaillé 
nourrit vaches, chevaux, porcs, poules et lapins. 

En  1978, la pourvoirie Boismenu qui compte  à ce 
moment neuf ch;ilt.ts Ixissera à la uoisièrne génération alors 
que Larrÿ, Sylvain et Lévjs, les trois fils de joseph en  font 
!'acquisition. 

Henri e t  Alexina Filion 
Frédéric e t  Jeanne Filion 
Attirés par la qualité cles terres agricoles de la Haute-Lièvre 
que leur vante tant leur oncle Noé établi clans la vallée de 
la Kiainika, les deu.x frères Henri et Frédéric Filion parteIit 
d u  lac Maskinongi: près de Saint-Jovite avec famille et 
bagages pour venir s'ktablir dans le nord du canton Dudley 
i deux pas dci gros rapide Wabassee en 1922. Frédéric, le 
cadet, et son épouse Jeanne La flecir s'établissent sur le lot 
quarante-neuf rlii dixième rang alors qiie son Frkre aîné 
Henri, arrivé avec son épouse Alexina Therrien et les 
petites Thérèse agée cle vingt mois et Yvette agée d'un 
mois seuleti~ent, entreprend de défricher le lot voisin qui 
touche au lac Tomkin. 

Le chemin carros.i;ible s'arrête alors sur la terre de Joseph 
Piché à l'ouest du rang des Valiqueite et de 12 un seniier de 
portage q u i  serpente e n  forêt le long de la Ljevre permet 
d'atttiinclre la 1;ieille ferme du w~b;issee et la terre des Arbic 
occupée par Joseph et Joséphine Turpin depujs 1915. Les 
Filion atteignmt leurs lots par ce sentier et s'installent au 
d é p a ~  da113 d'anciens chantiers forestiers de la compagnie 
Maclaren. II:, entreprennent alors les longcies journées de 
défricheinerir :ivec abatris et brûlis. Si Frédéric et Jeanne 
quittent Lac-&-Cerf après huit ans pour aller s'etahlir e n  



Alexha  et FIenrl FUon entaurés 
d'une pante de leurs enfantç $tir L 
ferme fardlale dans le nord du 
canton Dudley. 

Abitibi, Heriri et Alexjna prennent solideinenc racines dans 
le nord du canton y élevant quinze enfants: Thérèse ei 
Yvette nées ri Saint-Jovite, Alice, Lucien, Jean-Paul, Liicille, 
Fernand,  Aline, Paul ine  et Nicole,  Conrad ,  Zoriqcie, 
Française, Siizanne, bliclieline nés 5 Lac-clu-Cerf. 

.4vec les a n n é e s  la ter re  d 'Henri ei Alexinii Filioti 
comptera jusqu'à viiigt vaclles et clevienclra l'utie des plus 
belles de  la regjon. Pendant qu'Alexina s'occupe cle son 
grand iatdiii, Henri travaille aux chanîps avec ses fils. 
Ccimme pliisieurs autres pionniers de Lac-dii-Cerf, il est 
siussi guide de pëcl~e au  printemps er 5 !'été et gu ide  pour 
la chasse au  chevreuil en automne. Les touristes peuvent 
pensionner la n~aisor i  Familiale oci s'insialler dans  l'un des 
trois chalets qu'Henri a érigé sur le joli lac Toinkin à la 
pointe scid de  sa terre. Diirant les saisons touristiques il fait 
le rour des camps jusqu'au club Saint-Jérôme siir le pecit lac 
du Cerf, en boggy, pour offrir des quartiers cle viande qu'il 
pèse sur sa petire balance. Au cours de I'l-iiver, il roule les 
cl~emins et passe des heiires ;i trapper a u  lac Gauclier. 

Entreprenant, Henri foncle le cercle Agricole à Lac-du- 
CerC. Il se retrouve aussi à la pi.ésideocrs régionale de 
l'Union des cultivateurs cattioliques et 5 la présidence de la 
Coopérative agricole et de la Commission scolaire. 11 occupe 
aussi des posres cle premier plan au conseil municipal. 



Après avoir vendu leur terre à leur fils Conrad au  débur 
des années soixante, Henri et Alexina Filion s'établissent 
dans le village de Lac-du-Cerf i I'emplacement autrefois 
occupé par le moulin d'Alexandre Léonard sur la deuxième 
terre de  son père Alexis. ils y krigent cles chalets locatifs et 
y célèbrent leur soixantième anniversaire de mariage en 
1979. Henri décedera e n  1981 alors qu'Alexina Ie rejoindra 
l'année suivante. 

RndrC e t  Félicite Boudrias 
Peu après qu'Eusèbe Saint-Louis et ses deux fils Éinile et 
Donat eurent entrepris le défrichement du  lot de Napoleoti 
Blais à la décharge du petit lac du Cerf o ù  i l  entend 
construire un mouiin à scie et ouvrir une terre, André et 
Félicité Boudrias arrivent à Lac-du-Cerf en  1923 avec 
Zotique, Blanche, leanne et Lorenzo leurs quatre enfants. 
Le couple arrive de Saint-Aimé cle Lac-des-Iles niais Andrk 
est origi~iaire de Notre-Dame-cle-Pontrnain et Felicité est la 
fille d'Herrnénégilcle et Marguerite Valiquette établis a u  
nord du canton Dudley depuis 1580. 

Empruntant un chemin d e  chantier poncé le long de 
l'eau, le couple vienr s'installer à l'ouest du lac Long à mi- 
chemin entre le lac Tomkin er le grand lac du Cerf. Deux 
camps, recemmen~ occcipés par l'équipe cl'hommes du 
contremaître Adolphe Paqiiette engagé à l 'ouverîure d u  
clielniti arrivant du  rang des Valiquette, leur senent de 
premièri ,cm habitations. Ces chantiers sonr d'anciens camps 
forestiers, l'un ayant semi  de cuisine et I'acitre de dortoir 
pour les bûcherons. 

André Boudrias p rend  u n  lot pour  lui-ruème et deux 
auves pour ses fils de seize et neiif ans. Les mois suivants 
sont consacrés ii faire de la terre neuve, deus xcres sur 
chaque lot, afin de satisfaire ailx exigences de l'agent des 
terres qui passe deiirr à trois fois par année poiir vérifier si 
le defrichement progresse. Durant l'hiver, alors que  les trois 
plus jeunes de la famille vont à l 'école d u  rang des 
Valiquerte où cinscigne Bernadette Beaiichamp. Zotiqiie 
monte au chantier avec son père pour aider au  revenu 
familial ;  les gages d 'un bûcheron çonc alors d e  30 $ 
mensuellement avec un 5 $ supplémentaire pour le cheval. 



Quatre a n s  seulement après son arrivée à Lac-du-Cerf, 
André Boudrias décède bnisquenient en allant à la pPche à 
l'âge de quarante-sept ans. Sa veiive Félicité se remarie 
avec Ludger Cl-iarbonneau, un veuf érabli dans la colonie 
avec Alphonse Désormeaux et son fils Auguste depuis 
1934. Cette nouvel le  union permet  à Ludger d 'al ler  
chercher quatre d e  ses cinq enfants qui sont pensioilnaires 
dans  divers orphelinats depuis le décès de leur tnere 
Délima Gaudreault. 

ludfler Charlonneau 
Après le décès cle son épouse Délima Gaudreault lors de 
I'accoucliement de son fils Hector et après avoir placé ses 
autres enfants Edouard, Ecigène, Ray~noncl et Marie dans 
différents orphelinats. Ludger Charbonneau quitte 1:s vallée 
de la Kiamika pour s'établir en  colonie à Lac-du-Cerf en  
1924. 11 se construit lin ch;intier siir le lot trente-quatre dci 
neuvième rang au nord clu grand lac di1 Cerf où diirant les 
deus  prei~iières années i l  héberge Al plionse et Auguste 
Désormeaux arrivés en inême temps que lui coinrne colons 
dans le canton Dudley. 

Ludger repousse la foi-kt, biitit maison et écurie. I I  vend 
acissi un  peu de bois et entaille les plus beaux érables de 
son lot d 'accommodation pour  ajouter u n  peu à son 
modes te  r e v e n u .  Après son  ceinariage avec  Félicité 
Valiquette la \?eu\.e d'André Boudrias en 1927, i l  peul aller 
chercher sa Fille et ses fils à l'orphelinat d'i-I~iberdeau. 11s 
l'aideront granclelnent à défricher toute s;i terre qiii nourrira 
jiisqu'à douze vaches. La terre est bonne. La récolte cle pois 
donne anncielleinent entre trente et quarante poches. La 
fleur de sarrasin, rkcoltée er mocilue au rnocilin de Zocique 
Reno 5 la sortie du 1:ic des Écorces, est en quantité suffi- 
sante pour en vendre aux auues colons. La crème, ramas- 
see par Albiny Regimbalcl, prend le cheniin de  la beurrerie 
Bernier à Rapide-de-L'orignal. Ides premieres récri1tc.s se font 
3 121 petite faulx [nais c'est iine gr:incle terre entièrement 
défrichée et équipée de toute la niachinerie ~iécessaire à 
l'époque qiii sera vendue h Aritiandoza Caron arrivé de  Val- 
Barrette en 1944. Ludger Charbnrineau dkcticle dix ans plus 
tard en 1954. 

Ludger Charbonneau et son jeune 
ïüs Edouard 



Rlexis e t  Rose-Emma Leonard 
Incités par leurs amis Filion et Nantel venus s'établir dans la 
vallée de la Kiaiiiik:i, Alexis Léon~rd et sot1 Fils aîné Léo de 
Saint-Jovire accompagnent les frères Ilenri et Frédéric Pilion 
d a n s  un voyage de reconnaissance des lots de colonisation 
qui  s 'ouvrent dans le nord du canton Dudley en 1922. 
Augustin Paradis,  le beau-frère d'Alexis er Ligiiori Leonard 
son neveu, cléjà montés u n e  première fois qiielques niois 
auparavant, sont aussi du voyage. 

Après avoir rnarché les différents lors offerts entre le rang 
des Valiqiiette et l'ancienne ferine Vlrabassee, l e s  Léonard se 
construisenr un petit chantier en  bois o ù  ils se nourrissent 
de perdrix pendant les premiers aba~tis. Ils sont aux bi~llis 
lorsque le feu s'ecliappe er consoni.rne une grande partie de 
la forêt jusqu'i la ferme Wabassee, obl igea~i t  tous  les 
défricheurs à dormir le long d'une tranchée faite autour de 
la montagne Brulêe pour  s u r v e i l l e r  l ' incendie. Après 
quelques semaines de ce d u r  travail, le retour à Saint-Jovite 
se fait en train au débur cle l'automne. 

L'année s u i v a n t e ,  e n  1933, Alexis L é o n a r d  rc\.ir:rit 
continuer le défrichement avec srln fils Léo et son neveu 
Adélard Barbe. Alexis et Adélard retourneni à Saint-jovire 
avec l'automne alurs que Léo hiverne chez Frédéric Filion 
établi à l'ouest du lac Tonikin depuis 1922. 

Ap@s 2ivoir planifié l'achat de la rerre de Joseph Piché à 
l'ouest du rang des Valiquette, Alexis Léonard prend alors 
la decision. A quarante-quatre ans, de transplanter sa fanille 
de Saint-Jovite à Lac-du-Cerf au printemps 1924, espérant 
irouvei- plus f a c i l t ~ e n r  dans ces terres neuves des lots 
intéressants pour ktablir ses fils. 

Alexis fait d'abord encan sus sa rerre située à mi-chemin 
entre Brébeuf et Saint-Jovite. Avec les deux étalons, Léo 
monte le premier à Lac-du-Cerf pour faire les seinences. 
L'exode du reste de la famille se hic ensuite au mois cIct mai. 
Le ménage et les animaux qu'il a gardés sont arnenes e n  
gare de Gint-~ovite d'où, rnoiitks dans un convoi fert-oviPre, 
ils font le voyage jusqu'à Val-Barreae. Relié Ouimet, qcii  a 
épousé Palmyre, In fille aînée d'Alexis, accompagne les 
aniniaux dans ce voyage e n  train où Léo les attend à la gare 
de Val-Barrette. Acix petites heuxs du marin: Alexis et son 



Spouse Rose-Emma Paradis éveillent tous les e n f ~ n t s  et la 
fainille entreprend alors un long voyage de plus de cent 
milles (160 kilomètres) e n  ~~expressw, une solicle voiture a 
deux sièges tirée par les deux jurneiirs. Le voyage les 
conduit jusqu'à Lac-dci-Cerf e n  passant p a r  le chemin 
Chapleilii entre La Minerve, Nominiilgue et Saint-Gérard cle 
Kiamika. Dans la brume marinale Alexis est hanté par tous 
ces souvenirs qu'il laisse derrière lui: une enfance passée à 
Saint-Jovire ; la naissance de ses quacre premiers enfants 
Palmyre, Léo, Dorina er Athanase; la niort de Clara Saint- 
Aniour son épuuse er d'Athanase son fils àgé d 'un an,  
emportés par la diphtérie le même jour en déceinbre 1909; 
son deuxième mariage avec Rose-Enima Paradis de Brebeiif 
a p r è s  deiix ans et demi de veuvage; !:i naissance de 
noiiveacix enfants, Albéria, Simone, ThPrgse, Cécile, Léon, 
Alhertine et Alexandre le dernier né de  onze mois; une 
belle grande terre de quatre lots dont deux sont et-itièremenr 
essouchées et noiirrissenr vingt-huit vaches à lait, treize 
chevaux er cinquante moutonnes;  une belle siicrerie à 
1 nlille (1,6 kilomètre} de la maison; ciric grande tnaison à 
deux pas de I'Ecole clu rang de Urébeuf longrenips panzigée 
avec ses parents. 

Après un voyage mémorable qui dure toute la journ6e, 
de deux heures  d u  tnatin a dix heures  et demie di1 soir. 
avec iine voiriire dont les deux ressorts ont cédés en 
chemin, les dellx chevaux arriveni cornplèrement épuisés ail 
canton Dudley. Les parents et les e n f ~ i ~ t s  ne valent gcière -- 
inieux. Enceinte de pliisieurs mois d'Alcléi, Rose-Emina a =--VA- 

,. . 
confié à Dorina le soin de porrei le petit dernier Alesandre 
âgé de onze mois durant toiit le voyage; elle s'y courba- 

' 

rurera sérieusement le clos. A leiir arrivée, la failîille Piché ' 1, 

occupe encore la mai soi^ aclietée par Alexis si bien qiie les 
enfants s'endorn~eor couchés par  terre sous l'escalier. Alexis 
et liose-Emma, épuisés, s'eridonnent ensuite, I i i i  silencieux, 
elle p1eur;int à chaudes larmes. Alexis n'expriiiier;~ jatnais de 
regret d'être venu établir sa famille à Lac-du-Cerf. 

Le lendemain, alors que la crue pinranière de Iü I,iSvre ; .  , 

aiteint pratiqueinent la maison, la faniille Piché déménage .: . ,  ' 
enfants et iheubles chez le grand-père ~ e r r n é n é ~ i l d e  

AIcKIÇ Uonard et Rose-Euima Valiquette rout près alors qu'Alexis se rend chercher  ses airfvés la de 

animaux à la giire de Val-Barrette pour les ramener à pied k;icau-cerfen 1924. 



Alexis Wnard au labour. 

jusqii'à se nouvelle terre entre la Lièvre et le lac Tonlkin. 
Ainsi débute une nouvelle tranche de vie pour la fainille 
Léonarci. Alexis continue de défricher et de  retourner la 
terre avec ses fi l .? .  iitilisant autant les bmufs que  les 
chevaux pour les traïinix de labour;  la ferme compten iine 
dizaine de vaches, quatre chevaux, cochoiis, poules et 
tnoumns. Durant IYl3iver, Léo, l'aîné de seize ans, charroye 
du bois avec la paire d'étalons pour Mathias Lacasse o u  
pour Jol~nny Nadeau du Wabassee qui opère iin moulin à 
scie entre Bédard et 'Terre-Haute dans la région d u  lac 
Saguay. Alexis en  fait autant pour Joseph Blais, Calixe et 
Louis Grenier qu i  l%chent à l'est du grand lac du Cerf, 
suivant le chemin ponté d u  niisseau Croche et descendant 
dangereusemcnr les portes de l'Enfer pou r  amener le bois 
jusqi12à la baie Lefebvre. 

Après avoir vendu d u  bois et eri avoir charroyé pour 
Napoléon Blais jiisqti'à la gare de Val-Barrette, Alexis achète 
u n  rnouli~; ;i scie: transporlable à Mont-Saint-Michel er il  scie 
le bois apporté par les colons des alentours. I l  achetera un  
second moulin à scie rransportable quelques années plus 
tard à Val-Limoges et cerre petite entreprise passera ensuite 
aux niains de son fils Alexandre. 

De son côté, Rose-Emma, généreiise, devient l'une des 
Fenirnes les plus apprkciées du canton. Déjà ail t.ravail au 
matin avant que les petits gars se l èven~  pour aller ailx 
lièvres, elle est l'âme cle la maison. Elle fait tour l'ordinaire 
alors q u e  les enfants sont traversés de l'autre côté de la 
Lièvre pour aller à l'école chez Portelance, au lac Roiige. 



Elle haratre son beiirre qu'elle garde dans des pots de grès 
avec cie la petite saumure, enti.etient Lin grand jardin fleuri 
et tient inagasin-général dans la maison pendant quelque 
reinps. Elle file a u  rouer la laine qu'elle f a i t  carder à Mont- 
1.aurier .  tisse a u  inétier caralognes et étoffes pour les 
chemises de ses honinies et les robes de ses filles. L3 nuit, 
elle passe de longues heures Fi tricoter, coudre, racom- 
n-ioder près dii poêle qu'elle rient bien chaud et veille à ce 
q u e  les derniers nés, Aldéi. Émile, Jean-Paul. Yvon et 
Madeleine ne prennent froid. Elle est aussi la sage-femme 
en qu i  routes les mères d e  la colonie ont grande confiance. 
Aux premières contractions, l'eau est inise à chauffer sur le 
poêle et les enfants courent la chercher. Elle s'amèile 5 pied 
depuis le lac Tonikin. Elle connaît bien son travail; priant 
silencieusernenr, elle n'a jamais perdu un enfarit au  cours 
des très nombreux accouchements o ù  elle a wuvré. Elle 
prendra soin de son Alexis jusqu'à ce qiie ses mtornonso1 
cessent dans la maison e n  1373. Elle le suivra dans la rerre 
de  Lac-du-Cerf six mois plus tard, après soisanre-et-un ans 
de  vie corninune. 

Tour A ioiir les enfanrs Léonard preni~ent racines à Lac- 
du-Cerf et cians les paroisses environnéintes unissant leiir 
destjn à d'autres Fils et filles de pionniers qui ont cxuvré à la 
colonisation d e  la Haute-Lievre. L'aîné Léo épouse Alhina, la 
fille de Trefflé et Arigélit-ia Lachaîne devant le ciire Aclélai.d 
Fauceus de Saioc-Gérard de Kiamika. Lrabli près de ses 
beaux-pcirents, il  travaille la terre durarlt- l'été et nionce au 
chantier jusqu'au lac Baskatong sur I:i rivière Gatineau 
dcirant l'l-iiver. Pour des salaires minimes, ce travail dcire de 
septemb1.e à Pâques avec cin temps de répit pour le Jour de 
l 'an. Au débiit, Albina le su i t  poiir y rravailler comme 
cuisiiiière nuis  avec Ia venue des premiers de sel; onze 
enF~nts ,  elle demeure à la inaisoli pour prendre soin de 
l'ordinaire. Elle fait le rmin avec les plus grands, tire l'eau du 
puits avec la briinbale, chamoye l'eau à I Cciirie à l'aide d'un 
joug, souvenr dans l'attente d'un autre enF~nr. 

Aprks le ~n;ilheureux incendie de  leur maison dans la 
vallée de la Kiarnika e n  1937, Léo et Albina reviennent 
s'établir à Lac-du-Cerf sur le lot de colclnisation qci'il avait 
pris à son premier voyage en '1922. Une c0rvi.e des parents 
et des amis les aide à se reconstruire une nouvelle inaison. 

snge-@rtrne 
u Elle éioit lorte O son torps mais doute 
avec les femmes. Elle étaii bonne el ton- 

naissait son métier. Elle priait tout bas et 
foiroi! des examens tomme un médetin. 
Elle tonnaissoit son offaire el  faisait (a 
pour rien. Elle ne voulait pos être récom- 
pensée. 

Btanihi Boudrlns.Gaudriaull 1919 



Soutenue par l'infatigable Albina, Léo redevient colon, 
consrmit étable et grange. dors  que les plus jeunes passent 
la journée avec I'institutrice ThérGse Bisaillon 3 l'école du 
rang des Valiquette après avoir été chercher les vaches 
jusqu'à l'ancienne ferme du Wabassee, les garçons les plus 
vieux, 2gés de douze o u  treize ans, travaillent avec leur 
père, ;i faire de la tene neuve. à faire clu tremble, L bûcher 
au  chantier. A la .s;ikon des petits fruits sauvages, fraises, 
framboises, bleuets, .4lbina amène taut son petit monde à 
la cueillette et la récolte est ensuite vendue dans le village 
de Saint-Gérard de Kiamika pour se payer qiielques com- 
modités dans la maison. 

Courageuse, Albina sout ient  son h o m m e  d a n s  ses 
malchances et ses mornents de découragement. Peridanr 
qu'il est à labourer au boiit de son lot cl'où s'enfuierit les 
nombreux ctievreiiils, elle entreprend de laver le plancher 
de la maison au lessi de cendre, priant pour que ccssenr 
ces difficiles années où  la graisse a pris la place dci beurre 
sur la table. 

Emmanuel e t  Marie-Rose Conslan tineau 
Julien e l  lucienne Constanlineau 
Les frères Eininaniiel et Julien Consrantineau arrivent dans 
la colonie cle Lac-du-Cerf en 1925. Empruntant le nouveau 
chemin e n  consirucrion qui  va du  rang des Valiquette 
jusqu'i la baie Bonnet Rouge, Emmanuel et son époiise 
Marie-Rose Huherdeau, arrivant d'Ivry près de Sainr-Agathe- 
des-!vlonts, s'établissent à l'ouest du lac a Dick sur le lot 
quarante-deux du neuvième rdng. Pendant qu'elle voit à 
tout l'ordinaire dans le inodeste chantier du départ, lui 
défriclie la terre ec descend faire scier son bois au moulin à 
scie d'Adrien Meilleur à Val-Barrette. Durant l'hiver, alors 
que  les enfants, René, Adrien, Marie-jeanne, Étienne et 
Roger bravent les bourrasques de neige pour se rendre à 
l'école du rang des Valiquette, Emmanuel e n  fait autant 
dans les charitjc:i,s de la compagnie Maclaren. 

Aprés le décés d e  Marie-Rose, Ernrnaniiel ne garde que  
ses deux jeut-ies fils aîries avec lui. Les trois pliis jeunes 
enfants sont placés dans la parent&. Désorinais il  ne gardera 



que peu d'aniriîaus sur  sa tene, preférant gagner sa vie en 
travaillanr au inoulin à scie d'Arinancl Paquette. 

Son frère Julien, originaire de Saint-Sauveur-des-Monts, 
tiiarié à Lucienne, la fille d'Alphonse et Xlexina Léonard, à 
Saint-Gérard de Kiamika en 1925, s'installe sur  la deuxième 
terre voisine a u  nord-est du lac à Dick durant la inême 
année. Les jeunes époux âges respeçtivernent de  vingt et un 
et dix-huit ans projettent d'ouvrir une helle terre et d'avoir 
une nombreiise famille. Ils réussiront l 'un et 1'aciti.e. 

Julien passe de longues journées à aharrre et enrasser les 
billou: cle tremble pendant que Luciennr garde le chanrier 
bien propre en  lavant regulièrernent le plancher rustique 
avec brosse et lessi de cendre. Fort habile ail tir à la cara- 
bine, i l  abar au premier saut le chevreuil qui nourrir la 
famille. Forre et robiiste, Lucienne doni-ie seize enfants à 
Lac-du-Cerf, Adélard, Lucien, Agathe. Claire, Jean-Paul, 
Aurore, Bernaderre, Claudette, Jean-Guy, Noël, Réjeanne, 
A n d r k ,  Ernesi, Julienne,  Léo er Lise. Duran t  les fortes 
chaleurs de l'étk, elle travaille ail grand jardin. Elle passe de 
longues heures à aider son  homme dans Ics récoltes, raclant 
avec un râteau cle bois aci grand soleil et mangeant de la 
poussière prks du moulin à battre le long de la grange. Elle 
trouve aussi du temps pour aller ramasser pliisieurs seaux 
de framboises avec les enfants à l'ancienne ferme Wabassec 

Lucienne IRonard et Julien 
ConstantInau avec une pxrtie de 
leurs seize cnfants. 



OU Julien vient jerer à la Lièvre Ici pituune., cocipCc sur sa 
terre. Durant l'hiver, alors que son hon~rne et ses fils les plcis 
âgés montent ail chanrier jusqu'à la fenne Tapini au nord de 
Ferme-Neuve, elle reste seule aIJec les plus jeunes se 
chargeririt de faire t o i i t  le train et d e  faire hoire les animaux 
avec l'eaii qii'clle charraye du puits dans u n  tonneau monté 
sur  un traîneau. 

Tocit ce travail des Constatineau sera niis en évidence en  
1953 alor.; que  leur ferme sera, avec celle d ' ~ m i l e  Saint- 
Louis su r  I'ile Longue, la première dei canton inscrite a u  
concours di1 Mérite agricole. Après avoir céde leur terre à 
leiir fils André, Julien et Lucienne décèdent à une semaine 
d'inten~alle au débcii de mars 1978. 

Ulric et  Uélia Gaudreault 
Paul el Blanche Gaudreault 
Après avoii- lu lin volume vantant les mérites de  la coloni- 
sation riiaii; scirtouï attiré par le paradis de pêche e t  de 
chasse que représente le canton Dudley, Ulric Gaudreaiilt, 
un tailleur originaire des Cantons de I'esr, quitte ivlontréal 
avec son épouse Oklia 1,avallée et ses fils Paiil, Lucien, 
HervS et hlartial pour s'établir à Lac-clu-Cerf à I'aiitomne 
1925. Leurs premiers repas y sont faits de pâtés aux  
éciireiiils er de pâtij-s aux bleuets cueillis au mont Limoges. 

Uli-ic prend deux lots de colonisat ion au sud du lac 
Mallonne alors que son f i ls  aîné de vitigt-deux ans Paul, 
achète les lots de Joseph Miljours qui quitte le canton. 
Depiiis 1923, les hIiljours étaieni établis avec leurs  trois 
garçons et leurs deus filles sur  la pointe qui avance dans le 
lac Mallonne o ù  ils faisaient des traverses de chemin de fer 
qu'ils vendaient ii la gare cle Val-Barrette. 

La famille Gaurlreaiilt arrive à Lac-du-Cerf avec des amis, 
la famille Saint-Pierre, qui s'i~rablissent dans la baie de 
l'Église au nord du grand lac du Cerf: apres la Inon dii père, 
les Saint-Pierre quitteront bientôt la colonie cependant. Ulric 
Gauclreault quitte aussi Lac-du-Cerf après quelques annees - .  

Ulric Gaudteadt arrtvé Lacdu- tnais aprGs le décés de s o n  &pouse il  reviendra y vieillir 
Cerf à l'automne 1925. jusqu'ii qu:itre-vingr-neuf ans se soignant aux herbages. 
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De son coré, le fils aîné, t rouve la vie de colon bien 
sédentaire. Officier chauffeur des engins dans la marine 
canadienne, bilii-igcie, il trocive beaucoup plus facileinent à 
gagner sa vie daris la région métropolitaine qu'3 Lac-du-Cerf 
malgré son amour de la nature, de la chsasse et de la pêche. 
Tout cornrne son arni Albert Dancause fils, rnkcanicien et 
amateur de morocyclerres cornrne lui, il hesite beaucoup à 
établir définitivement sa faniille dans le ciinton. Invaria- 
blement, i l  tend à reroiirner vers des emplois plus Iiicratifs 
dans la région inontréalaise. Après avoir constniit u n  petit 
chantier et entrepris de defricl-ier le lor de son beau-père 
André Boiidi-i;i.i :i l'ouest du lac Long, il vend le tout à Léo 
Léonard en 1944 et retourne une nouvelle fois à Laprairie au 
sud de Montréal. 

Plus tarcl: la beauté et le calme de hc-du-Cerf finirorit de  
le séduire au grancl plaisir de son épouse Blanche Boudrias 
toujours amoureuse  de son coin natal. I I  s'installe en 
permanence dans le canton Dudley, travaille dans les engins 
des ~nouliris à scie, à la constmction du barrage Kiamika et 
à l'entreprise touristique de Rosario Weçcer où  la langue 
anglaise et ses qualitSs de mécanicien le servent gran- 
dement. Les trois premiers enfants cle Paul et Blanche, 
Gérald, Lucien et Claude sont ries dans la région niétropo- 
litaine alors qiie les suivanrs, Richard, Geneviève, Françoise, 
Paul et Suzanne ont vu le jour i Lac-du-Cerf. 

[venant e t  Éléonore Émard 
Après avoir voyagé à travers toute l'Amérique du  nord, 
Avenant Érnard, natif de l'état de New-J70rk aux Éraw-unis, 
s'établit 3 Val-Earrerre à la fin d e  )a preinière guerre 
mondiale. L'année scolai.re tcrmiriée, il s'amène au nord du 
petit lac du  Cerf durant les étés 1924 e i  1925 pour y defri- 
cher avec ses fils Elphège et Eugène iin lot de colonisatjon 
voisin de celui de Joseph Boismenu au nord où il  entend 
venir établir sa Famille. Dumnt ces semaines d'abattis et de 
brûlis, pSre et fils, logés dans un rudimentaire cbantier au  
pied de la montagne, se lèvent qcioridiennernent à cinq 
heures d u  matin pour défricher même si le bruit et les 
moiivemencç du cheval mangeant 5 pioxitnité, de l'autre 
coré d'une mince cloison, les empêchent souvent de dormir. 
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l( I I  Biait adroit, dessinait, sculptait. II fut 
un temps où on pouvail dire qu'il avait 
fait plus que Io moitié des tonstru~ions de 
la paroisse ... I I  dessinai! les plons de 
maisons et de granges. Las gens venaient 
le voir pour se loir8 fnire des plons. II 
raltulaii aussi les quantités de  b o i s  
nécessaires ... tous les dos de calendriers 
de Io maison étaient tapiaér de plans ... n 
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À l ' é t é  1926. A v e n a n t  et son é p o u s e  Éléonore 
Vadeboric.rriir, u n e  Huronne  originaire de Duhamel ,  
viennent s'itistnller défiriitivement à Lac-du-Cerf nvec leiirs 
fils âgés de quatorze et treize ans et leur fille Béatrice. Ils 
arrivent siir le lot [rente-trois du huitième rang qu'ils ont 
cominencé à défricher en passant par le lac à Barbotre sur  In 
Lièvre, traversant les lots de Josephat Cyr, Cyrille Poirier, 
Honoré Faubert et Joseph Boisrncnii pour arriver chez eux. 
Installke dans une habitation encore foi-t modeste, toute la 
famille s'nttclle à la tâche de l'abattis et du brûlis. Les 
premii.rr.s récoltes à rraven les souches sont assez minces et 
la viande de clievreuil est souvent au menti. Le  plus beau 
bois abattu est charroye pour être scié a u  moulin d e  
Napoléon Blais à la decharge du petit lac d u  Cerf où Donat 
Saint-Louis se c.li:ii.gc de le mesiirer. Avenant travaillera 
quelque temps abcc lui à ce moiilin, l i i i  apprenant quelques 
mots d'anglais cr y ];lissant un  doigt clans la grande scie. 

Son époiise Éléonore ne vit pas longtemps à Lac-du-Cerf. 
Elle disparair assez rôr en 1927 à quarante-neuf ans, iin 

mois après le mariage de sa fille Béatrice avec Eusèbe 
Gareau, u n  cultivateur établi à I'est du lac Écho sur la 
Lièvre. De son côté, Avenant ira vieillir en solitaire dans 
iine maison achetee de Wilfrid Bonalni après avoir vendu 
sa terre au cœur dc Lac-du-Cerf à Raymond Charbonneau. 
11 disparaîtra en l76O 4 soixante-dix-neuf ans. 

En 1928, Eiigène h a r d  achète pour 200 5, cle Napoléon 
Blais le propriétaire du  moulin à scie où i l  travaille, le loi de 
colonisarion yu'Alp1 ic inse Desori-tieaux et son fils Acigiiste 
ont cominencé à defricher au nord du grand lac du  cerf en 
1924 et 1925. Deux ans plus rard cependant. il reinet ce lot 
à Napoléon Blais et retrouve les 175 $ déjà versés qui sont 
ai~ssitôt jnvesris clans l'achat d'une grosse automobile usagée 
ail garage de Ben Lau1-in à Mont-Laurier. Malchanceux, son 
nouveau vél~icule se retrouve au  fond de la riviere du Lièvre 
en Fdce de la maison de Georges Racine après seuletnent 
100 miiles (160 kiloinètres) de route. En 1935, il quitte Lac- 
du-Cerf pour s'éta1,lir çiir Lin lot de colonisarion en Abitibi. 

De son côré, Eiphège. son frère aine, époiise Yvonne, la 
fille d'Adélard et Julie Barbe en 1930 après avoir travaillé 
quelque temps c h c ~  Louis Grenier. Les jeunes mariés de 
vingt ans  à peine s'ktablissent sur le lot trente-six d u  



Ci ptite familie d'yvonne Barbe 
et d'Elphëge Émsud sur la galerie 
de leur maison & plèces i Lac-du- 
Cerf. 

neuvieine rang. Elpliège défriche et cultive la terre alors 
i .~u'Yvoilne voit ail jardin et à l'ordinaire de la maison. 
1 fiventif, i l  imagine un  systéine original pour avoir de l'eau 
dans la demeure; u n  rkservoir installé au grenier et servant ii 
allinenter baignoire et lavabo est régcilièrement rempli par la 
çoiirse d'iiri chien à I'inrkrieur d ' une  grande roiie de dix 
pieii.; dc diamètre qu i  actionrie la pompe à I'eaci. Ce sys- 
rèrne foncrionnera pendant vingt ans, stisciiant la curiosité 
des touristes et des passants. Pendant i:reize ans Elphège 
p r d e  iusqu'à sept che\7reuils dans un vérilable petit jardin 
zoologique près de sa maison. Clievreuils er oiirsons sotit 
ensuite cedés à la pisciculture de Sain.t-Faustin d a n s  les 
Laiircntides er au jardin zoologique de Granby. Ingénieux, il 
dessine plans de snaisons et d e  granges pour plusieurs 
l~abitanrs du canton et ses calculs sur  la quantité de bois 
nécessaire sont rigoureusernent exacts. Fort habile de  ses 
mains, il ouvre une boutique à bois en  1945. 

Avec l'aide de ses fils Fertiand et Bernard, il y fabrique 
portes et châssis à la main;  une porte h n s  la boite se vend 
alors 8 $. La boutique contribue grandement au  revenu 
familial et munie d'un moteur à gaz elIr: arrive à produire 
jusqu'5 soixante-quinze chaloupes certains printemps. A 
compter de septembre 1948, Elphège s'engage, pour 3 $ 
quotidiei~nement, à faire le transport scolaire des élèves du 
nord du canron jusqu'au nouveau couvent érigé près de 



l 'église:  r ~ s  premiers voyages confiés à son fils aîné 
Fernand se lont en *express. l'été et eri traîneau l'hiver. Le 
revenu de la vente du lait livré de porte en porre avec une 
voitcirerre iirke par un chien, à 7 0 la pinte, rapporte aussi 
un peu, m:iigrf les difficultés à récupérer les bouteilles 
vides. 

En 1954 son fils aîné Fernand achètera les six cl-ialers 
locarifs construits par Auguste Désormeaux sur la pointe 
ouverte par Ovila Jabelle au lac MaIlonne. En copropriété 
avec ses deux fils. Fernand qui voit à la boutique à bois et 
Bernard qiii voit à 13 bonne marche de la ferme familiale, 
Elpbège y Finira ses jours en s'occiipant de cette entreprise 
toiiristique qu i  cc>mptera jusqu'i dis-huit chalers. 

De son côté EugCrie Émard revient d3Abiribi e n  1937, 
retrouve son automobile usagée sous sept pieds (2 mètres) 
d 'eau dans  la Lievre et la vend  pour 2,50 $ à Ovila 
Constantineau qiii travaille avec lui comme draveur. Après 
avoir épousé la )eune Lucille Raymond de Notre-Darne-de- 
Pontmain I'annee suivante, i l  s'installe dans le clialet des 
Pins Rouges dans le for-id de la baie Bonnet Rouge er tra- 
vaille en forêt à l'ouest du grand lac du Cerf. Au printemps 
1939, il érige un petit camp au coin des roures qui viennent 
de Notre-Danie-de-Pontmain et de Saint-Gérard de Kianiika 
sur lin emplacement de  200 X 200 pieds (33 X 33 mètres) 
q u e  lui cède son pere Avenant. Six  mois plus tard, Rosario 
et Berthe Wesïer s'élal~lissent en  Face de chez liii où ils se  
font consrniirc iii;iisun et magasin par Armand Paquette sur 
un grancl terrain cle la terre de Joseph Boismenu. Le Coin 
au village prend ainsi forme à l'aiitornne 1939. 

Après deiix ans: Eugène vend son petit camp à Rosa 
Gauthier-Beauclry qcii arrive de Val-Barrette pour ouvrir un 
restaiirant à la croisée des routes; le marché se fait en 
échange d'une vache 3 lait qu'il va chercher et ramène à 
pied depiiis ~ac-des- corc ces. Peu après, il cède une autre 
partie de terrain pour penneeue à Femer Forger d'y ériger 
une grosse maison de pièces. En 1943, il verid à nouveau 
une parcie de son t e m i n  2 Lyen Boudrias de Noue-Dame- 
de-Pontmain pour la consuuction de sa boutique de forge 
q u i  dev iendra  peu ii p e u  u n  a te l ier  de nikcanique-  
autoinabile. U n  autre camp de bois rond qu'il a érigé servira 



temporairen-iei~t d'école au Coin, avant la construction du 
couvent Notre-Daine-de-Fatima en 1948. 

Afin d'êue exempte clu service militaire, Eugène obtient 
u n  lot de colonisation a u  lac Baptiste-J,efebvre o ù  il r.mns- 
poi-te ses pénates pendant la clecixièine guerre mondiale. r1 
y deineurt. cinq ans, avec quelqcies vaches et quelques 
moutons, faisant de la terre neuve, coupanr du bois qci'il 
vend ail moulin à scie de René Meilleur, aidé de Lucille qui 
travaille au champ et en forer avec lui après avoir bien 
enveloppé ses petib afin qcie les moustiques les laissent en  
paix. Après la guerre le couple Érnard verid ce lot à Origène 
hI:iizel qui va y développer le clornaine Diicrisac. Aprés avoir 
travaillé aux bilanderies du séminaire Sn~nt-Joseph et de la 
fenne Tapini et après avoir été concierge scolaire pendanr 
pliisieurs annécs à Montréal, Ecigène revieildra s'établii. sur  
la r ive di] lac Mallonne avec Liicille. Au  milieu des fleurs 
siins nombre, ils ÿ passeront des jours paisibles, noumssant 
les chevreuils durant l'hiver et rraversant ensemble les 
terribles épreiives de la vie. 

ildélard e t  Julie Barbe 
Adélarcl Barbe, bedeau à Saint-Jovire, iTionte une première 
fois dans la colonie de Lac-du-Cerf 3 I'ér.2 1923 avec Alexis 
et Léo Léonard. Trois ans plus tard, inciré par son épouse 
Julie Rissan, il prend la décision de venir s'y etablit. comme 
colon avec ses quarre filles, Yvonne, Germaine, Marielle er 
Jearine. I l  répond ainsi a u  vmu souveili: exprime par son 
oncle Alexis Léonard de les voir  venir vivre dans le canton 
Dudley où Julie, déjà très malade, espère retrouver la santé. 

Adélard et Julie s'établissent dans le rang neuf encre le lac 
Long et le grand lac dci Cerf sur le loi où Jean Credger 
détenait un  billet de location depuis 1923. Leur premier 
chantier d'11;ibjtation est rapidement ri-ionté par ilne corvée à 
laqcielle participeni Elzéar I\4aillé, Avenant, Elphège et 

Eugène Émard, Lvdger Charbonneau, Alphonse er Auguste 
Désorrnea~ix arrivés depuis cluelques mois polir défricher 
acissi des lots de colonisatirin à Lac-du-Cerf. 



<Ma grand-mère Goreou est partie du lot 
Étho en 1930 lorrqu'ils oni  inonda la 
rivière ove( le barrage des CBdres. Co 
foirail tinquonte-deux ans qu'elle resinii 
là. Elle étoii orrivée en mnoi de bois. II n'y 
avait pos de themin. Ils montoient par la 
rivière ei par les porioges des Indiens. Ln 
route eioà du côté de Pontmoin. Ceux qui 
se sont botis de I'auire (ôté de Io rivière, 
Franus Paquetie, Arlhur Saint-Louis, mon 
onde Eusèbe Goreou, n'ont iornais eu de 
chemin. r 
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Aide de ses filles qui coupent les petites branches,  
Adélard relèvr lin d6fi giganresque d'ouvrir une terre neuve, 
sans garmn. ii\.cc ?on épouse m;ilacle. Malgré les soins dci 
docteur Albiny Pacluelte qui s'ai-rête la voir en venanl :i la 
péche 3u grand lac du Cerf, Julie disparait assez tôt al-irgs 
son arrivee sur le I l i i  dont elle avait souvent rêvé. Dès lors 
Adelnrd arrive à faire vivre sa petite famille ;ivec u n  cheval, 
un porc, une vache o u  deiis et e n  vendant du bois équarri 
sew:int de travcrsvs de chemin d e  fer à Val-Barrette. Après 
avoir vendu sa Ferre à l3ern;ird Caron eri 1949, il disparaît à 
son tour  en  1966 à l'âge de quatre-vingt-deiix ans. 

Joçeph e t  lisa Proulx 
Après son mariage 5 Lis3 Poirier ;i Notre-Dame-de-Pontniain 
eii 1928. Joseph Proiilx s'établit sur un demi lot cédé p;ir 
son beaii-père Cyrille Poirier a u  nord-ouest du petit lac du 
Cerî. 11 y consrniir u n  premier chantier qui passei-a ensuite 
aiix mains  d e  Patrice Bondu. Cette terre sera ensuite 
racl-ietée par l'vuti Garcau en 1938 après son mariage :i 
Georgette Godii~er. 

En 1930. avec la construction du barrage des Cèdres et 121 

crue des eaux de la Ligvre en amont, plusieurs faiiiilles 
riveraines sont dans l'obi igation de relocaliser animaux et 
machineries agricolea ailleurs dans les paroisses voisines. [,.a 
coloilie de Lnc-dci-Cerf perd ainsi les familles No6 Landry et 
Napoléon BI;iis, établies respectivement e n  1918 et 1923 au 
nord cle la peiite rivière clu Cerf, qui partent pour s'etahlir à 
Mont-laurier. Le canton Dudley perd aussi la fiiinille 
Gédéori Ayotte etal-)lie à l'entrée du cl-ienail de I'est a I'ile 
Longue ùepiiis 1894. Les Ayotte partent quelques mois pour 
1'Abiribi avant cle revenir à la pointe siid le lTle Longcie dans 
la iniinicipalité de Notre-Dame-cle-Pontmain. 

Ce grand derangement en Haiite-Lièvre permer cependalx 
à Lac-du-Cerf s'acciieillir les farmilleç Dicaire et Gareau qui 
doivent cli~itter leur terre au lac à Foin et aii lac Echa. 



l é o n  e t  Aose d e  lima Oicaire 
Laissant a letir fils Josepl~ et à son @pou.se Lauretce Lebiun 
nouvellernent mariés en 1930 sa terre en  parrie inondée ail 

lac à Foin e n  a v a i  de Notre-Darne-de-Pontmain, Léon er 
Rose de Lima Dicaire viennent s'installer avec leur famille ail 
nord de la petite riviè1.e du Cerf. Ils s'é~iblissent avec leurs 
Fils Ikaridre, Hermas et Palma mar ié  a Sin-ione Lemery 
depuis quelques mois à pe ine ,  occupant  la terre d e  
Napoléon Blais qui déinénage à Mont-laurier en  raison de 
la crue cles eaux qui rendent son moulin à scie inopérant. La 
scierie défaite par la compagnie Maclareil et la machine à 
bardeau vendue à Adhémar Cyr du 1;ic Rouge, les Dicaire 
s'insiallent dans la grande rilaisnn de Napolkon Blais sur le 
pron.iontoire rocheux qcii siirplombe la petite rivière. Léon 
acl-iète la paire de clievaux de Napoléon Blais er aidi: de ses 
f~ls, il travaille à essoiicl-ier la terre avec un cabestan durant 
tout I'autonine. En corvée, parents er ainis viennent l'aider à 
construire son hangard à voitures. Pendant qii'il voit aux 
animaux amenés de sa teue du lac à Fc.in, son épouse fair 
un grand jardin qui lui donne beaucoup de cannage polir 
l'hiver et losqu'il pan pour le chancier à la Babiche avec 
Palrna, elle pretid charge du train avec ses deux autres fils et 

La construction du barrage des 
Cèdre en amont de Notre-Dame- 
du-lrius enualne une importante 
cnie des e a u  sur la ïièvrr et sur 
La petite rivière du Cerf en 1930. 

IA malson de Napoléon et EAüa 
Blak surplombant b petite rlvièm 
du Cerf est achetée par ïéon et 
Rose de Uma Dlcaire en 1930. 



X;i sucrerie de la famule Dlcalre 
entre  le perlt et le  grand lac du 
Cerf. 

Palma Dlcairc CmbU à la dfcharge 
du petit tac du Cerf. 

sa belle-fille. Après le clécès de Rose de Lima ail printemps 
1937, sa hrue S i n ~ o n e  prend tout l'ordinaire cle l;i maison à 
sa charge. 

En 1946 Paliiin e l  Sinione deviennent propriétaires de la 
ferrne et alors qu'il travaille en forêt ail lac Saint-Gerinain 
elle s'occupe de la ciiisine cle ses bliclierons. À c h a q u e  
printemps, le couple accueille aussi plcisieurs amateurs d e  
pêche. Palma eiltaille également les érables dans 1:i belle 
forêt qu'il parnage avec Eusèbe Gareau entre les deux lacs 
du Cerf; il occupe le bas alors qii'Eusèbe Gareau entaille les 
arbres dans Ie haut de la montagne Sèche. 

Après ilvoir vu naître ses cinq enfantç, Bernard, Paciline, 
Anine, Gilbert et Racliel, Palrna décède tragiquement en 
decembre 1950, écrase sous son bélier mécanique  alors 
qu'il travaillair à Fer~iic-Neuve. Après son mariage avec 
Georgette Léonard e n  1952, son fils aîné Bernard achètera 
la terre de sa mère Siniorle. 

De son côté, Joseph Dicaire quitte sa terre du lac à Foin 
en 1936 pour s'établir à Lac-du-Cerf sur le lot trente-deux 
du sixieriie rang, la terre ouverte pal- Gédéon Ayotte et 
occupee par Antor~io  martel et son père jules entre 1933 et 
1936. 11 occupe l'endroit durant  qiielques mois mais à la 
mort de sa in5i-e Rose de Lima, i l  remet son lot à Gédéon 
Ayotte et préferc quitter le canton. 



Après avoir séjoiirné à Kiamika, à Notre-Uanie-de-la- 
Salette er avoir travaillé comnie  barbier à Tiininins en 
Ontario, Joseph revient .j. Lac-du-Cerf en 1938. 11 s'iristalle 
chez son frere Palma penclant quelques inois durant l'hiver 
çt ail prinrenips i l  achète le lot de la Source, l'ancienne 
[erre d'Élie Brousseau où Alex Gareau lui vend son petit 
chantier. II vend s a  chaise de barbier pour acheter une 
prerriii.1-c vache et durant l'hiver, i l  rravaille ailx différents 
cliantiers de la compagnie Maclaren. Qcielqcies années plus 
tard, Josepl-i et Laiirette achètertint la terre de Patrice 
Bondu. qu'ils ont possédée durant quelques mois en 1936. 

Elzéar Maillé nait avec le siècle 5 Montfard en  août  1900. 
Vingr-quarre ans plus tard. il épouse Dorina Léonard âgée 
de dix-neuf ans née à mi-chemin entre Rrkbeuf et Saint- 
Jovite. Les deiix tourtereaux se inarienr e n  Haure-Lièvre 
cependant. à I'Gcole de Sainr-Gérard de Kiainika 3 la mi- 
juillet, deus  mois après l'exode de la fainille Alexis Léonard 
de Saint-Jovjte à Lac-du-Cerf. 

Le jeune coiiple s'établit d'abord clans la région de 
Brébeuf pendant d e u x  ans avant de revenir en colonie dans 
le canton Dudley en 1926 à I'irivitation d'Alexis, le père de 
Dorina. Les hlaillé s'érablissent sur l e  lot q u e  Zotique 
Houdrias ;i caminencé ;i défricher avant  de  partir pour i7a1- 
Bar.ette mais a p r b  quelque temps ils repartent à nouveau 
pour la rCsion de Brébeuf. 

Incapable de se trouver un emploi après avoir vu son fils 
Lorenzo mourir cle diphtérie et sa maison placardée pencla~ir 
quarante jours, Elzéar reprend le chemin cle la Haute-Lièvre 
en 1329 pour rejoindre son beau-frère René Ouirnet établi 
con.iine journa1it.r s u r  la voie ferrée à Val-Barrette depuis 
1927. 

En 1930, Elzéar et Dorina quinent Val-Barrette pou r  se 
fixer définirivement comme colons à Lai:-dii-Cerf à l'ouest 
clu lac Long dans le neiivième rang. Dès lors, le travail 
cl'abnr~is er d e  bnilis commence pour eux Ils se consuvisent 
iine maison de pieces et après avoir défriché et pi16 toute la 
journée avec son bœuf, Elzéar profite de la tiécleiir de la 



a ~ v o i t  les fétes, mon père el ma mère 
foisaient boucherie ... les trippes, la sou- 
risse, le boudin, c'était pas drôle. Moi, je 
romassais le sang. Mon père allait saigner 
des iothonr un peu portouî. Son couteau 
élol rendu plus petiî que le petit doigt O 

forte de i'oifiler. Tout 10 monde venait le 
chercher pour tuer les aoimoux ... Quond 
ils ovaient un onimal de malade, wuvent 
ils venaient le chercher. II remplo(oii le 
vétérinaire. D 

i iuguitti  MaiIICMariir 1981 

nuit afin de ménager ses chevaux pour descendre une 
charge de bois éclciarri qu ' i l  vend coinrne rraverses de 
chemin de fer à Val-Barrette. 

Au cléfrichcment et i la récolce à la petite falilx, i l  ajoute 
le travail de c;inteilr dans les moulins à scie afin c l e  subvenir 
aux besniris de  sa famille qui grandir rapidement. Il fait 
aussi des manches de hache sur iin cllevalet qu'il entre clans 
la inaison par ~naul-ais  temps; pour ce faire i l  choisir di1 
beau frêne qu',il adoucir au  pas-de-c11evre. Avec son petir 
cheval blond dont il est si fier il desce~id ensuite vendre son 
tinvail aux iiiagasiri..;- gi':riéraux h i l e  La uzon, Rémi Moncion 
et Aime I%-évost à Morit-Laurier. II façonne aussi divers outils 
en bois et fair tremper de l'écorce d'orme pciur le tressage 
du fond cle chaises. 

En plus de voir 5 ses animaux qu'il aime et qu'il soigne 
tel lin vétérinaire, pleurant à la mort de sa juinent Mode, il 
fait aussi boucherie pour les aumes ciiluvateiirs pendanr une 
seiil:iine en  tiovernbre généraleinent. II va d'une ferme à 
l'autre pour saigner iin bceiif, une vache, Lin veau à l'occa- 
sion inais scirrout des porcs car c'est la viande préféree. 
Pendant que  les enfimis se çacl-ient pc.)ur ne pas entendre les 
cris de l'animal, le cocl~on est saisi aux oreilles et à la 
q u e u e ,  traîné er cciucl-ié de  côtk, la tête pendante pour 
faciliter la saignée. 1,e couteau est enfoncé dans le coi1 pour 
rompre la ji.igi.ilaii-e et 12 sang, recueilli dans iine poêle ec 
riansvidé dans une chaudière, cloit être gardé au frais et 
rem116 constamenr pour en faire d u  boiidin. Le porc est 



ensuite éboiiillanté, gratté ou brûlé soigneusement. Pendu la 
tete en bas, Elzear l'ouvre de la queue à la tête et le vide de 
ses intestins. pendant que le corps vidé reste suspendu dans 
l'obscurité penclant vingt-quauc heures ;avant de le dépecer; 
les intestins sont lavés et retournés, reniplis du  sang de 
l'animal, de 1;iii; sel, oignon et de lard pour faire lin bori 
l>oudin. 

Très tdt ses enfants l'aident. Ils travaillent avec lui à 
plumer de la pmche mangés par les moustiqlies, forit la 
traite des vaches et rentrent les foins. A tour cle rôle. ils 
aident aussi le voisin Reni? ivleillezir, occupé A son rnaulin a 
scie;  ils y font la traite de la vache, nsttoyent l'écurie, 
écrèinenr le lait avec u n  séparateiir à main pour 25 Q quotj- 
diennement. L'eté. ils ramassent des perii:es fraises équeu- 
tEes qii'ils vendent 25 C pour une c11audièi.e cle quatre 
livres. 

Elzéar a aussi le don d'arrêter le feu el le sarig et il pone 
Iinc gixnde dé\lotion à Saint-Joseph, se rendant e n  m i n  
jusqu'5 l'oratoire du Mont-Royal pour demander guérison. 
La srarue du saint est d'ailleurs bien e n  évidence dans la 
nouvelle grande n-iaison de quarante pieds 112 mètres) où  
Dorina brosse régulièrement les planchers de bois à genoux 
:iu lessi de ceridre. 

Dans le temps des Fêtes la chaleureuse maison des Maillé 
grouille de  monde alors que la longue table de cuisine est 
reinplie de ragoûts, de rôtis de  beu f  et de rourcières. Les 
plus petits sont artires par le blanc inanche de routes les 
coulei~rs alors que les plus grands dévorent déjà des yeux 
les beigiies, les gâreaux trois couleurs ,  les tartes aux 
framboises et aux bleuets que Doiina a posés sur les divers 
iiieuhles de la maison. 

En 1963. Elzéar quittera son épouse Dorina et ses onze 
enfants Cisèle, Gabrielle, Jean-Guy, Orient, jeannette.  
Hélène, Conrad, Hugiierte, Lionel, Loilisette et &iétan pour 
retrouver Saint-Joseph. 

Aoçina. Lorenzo et  Rline Paquetle 
En 1931, cin a n  après  la mort de  son épocix Joseph 
Paquette, Rosina Rivesr quitte la rive ouesi cle la Lièvre dans 



le canton Wabassee pour s'etablir en face clans le canton 
Dcidley sur la terre ouverte par Cyrille et Marie Arbic en  
1882 et reprise en  main par Joseph et JosSlphirie Turpin, la 
swur de Rosina, à compter de  1915. 

Rosina arrive seule avec sa fille Jeanne et son fils Lorenzo 
âgé de quatorze 311s. Débrouillard, il prend charge de  la 
terre mêinc si la prc~iiière annee  s'avère difficile car roiis les 
animaux meurent durant l'hiver. II doit donc repartir un 
nouveau troupeau en achetant six génisses de Léon Grenier. 
Pour aider aux finances de la famille, i l  nionre en chaloupe 
travailler à la ferme Wabassee pour Billy ICay durant I'éré et 
fait du  bois pour la compagnie Maclaren durant l'hiver. 11 
fait aussi cliielques travaux de constniction dont l'érection 
du foyer d m s  le clîalet des Pins Rouges des Sabourin au 
grand lac du Cerf. Sur s a  terre qui compte plus de cent 
acres, il doit régulièremerit ctiasser des cl-iamps d'avoine 
non seulement les chevreuils mais aussi les nonibreux 
chevaux et les k u f s  que la compagnie Maclaren fait paître 
dans les prés de l'ancienne ferme Wabassee sur la rive est 
de la Litivre. Ces deux fermes ne sont séparées que par une  
siniple clôture s'embarras et la Maclaren n'est pas toujoiirs 
de bon voisinage. Lorenzo récupère d'ailleurs cotnme écurie 
un petit camp érisé par Ulric Ga~idreault et son fils bIarrial 
dans une baie cle la rivière après qci'ils en eurent été chassés 
par la compagnie qu i  n'aime pas voir d'établissements sur 
des lots où il  y a du bois intéressant. 

Ides Paquene doivent tmverser régulièrement la Lievre en 
chaloupe poiir polTer la crème au chemin ou  pour aller à 
l'église de Sainc-Aimé de Lac-dcs-Iles. Du côté de Lac-dii- 
Cerf i l  n'existe encore qu'un simple sentier en forêt pour 
rejoindre d e  chemin clu lac Mallonne où Lorenzo doit 
transporter sacs de farine ou  de sucre sur son dos. En 1942, 
il épouse Aline Duciacime de Notre-Darne-du-Laus mais la 
cr:iinre de la maladie pour ses enfants dans Lin endroit sans 
accés routier l 'amène à vendre à Joseph Grégoire en 1950, à 
regret, sa belle terre fertile qui noumt alors quatorze vaches. 

La tt.1.r.c. sera p:ir après rachetée par Martial Gaiiclreault 
alors q u e  Lorcnzo et Aline s'établissent dans le village de 
tac-du-Cerf diins une grande maison construire par leur 
beau-frère Auguste Désormeaux. 



René e l  Palmure Ouimet 
Devenu orplielin de père dés l'âge de onze ans et dès lors 
responsable d e  la ferme familiale dans le quatrième rang 
entre Saint-Faustin et Saint-Jovite, René Ouiinet n'a pas 
l'occasion de fréquenter l'école bien 1orij:tenips. Qcielques 
années pliis tard, alors qu'il est cicivrier de clieiniri de fer à 
Saint-Jovite, j l  épouse Palmyre, la fille aînée d'Alexis et 
Clara Léonard établis à mi-chemin entre Brébeuf et Saint- 
Jovite. 

En mai 1924, i l  monte en  Haute-Lièvre pour la premiére 
fois dans le train q u i  an-iène les animaiix de son beau-pèe 5 
V;iI-Barrette. Deux ans plus tard, incité par celui-ci, i l  quitte 
Saint-Jovite en octobre pour venir s'établir en colonie 5 T.:ic*- 
du-Cerf. ParCi de la rivière la Diable à neiii' heures clu marin. 
il entreprend un  voyage de 100 milles (160 kilomètres) avec 
cheval et I~oggy par le cliemin Chapleau. il atreini la Lièvre 
doii?ic heures plus tard. Le mZme soir i l  est à la gare de Val- 
Rarrelte avec srin beau-père Alexis Léontird pour attendre 
époiise et en.fants qui monten1 par le rrain avec le inénage. 
Les Ouiinet arrivent dans le canron Dudley avec trois 
enfancs, IJenri. Rhéal et YveCte, un  .quariièine , Hervé est 
décédé en bas âge à Saint_Jovite. 

Le couple s'établit d'abord dans un des chanriers d'Henri 
Filion s u r  le lot q u e  son  frère Frédéric $1 cainmencé a 
défricher entre la Lièvre et le lac Toinkin. Un a n  après 
cependant,  en 1927, René déménage sa fainille à Val- 
Barrette avec sa vache, son C O C ~ O D  et s e ~  poiiles, le travail 
coniine ouvrier sur la voie ferrée lui assurant u n  [neilleur 
revenu qiie son maigre lot de colonisation. 

Cinq ans plus tard, e n  inars 1932. au plus creux de la 
crise économiqiie alors que les salaires se p;iyent souvenr 
en narure avec patates, farine ou  sucre, il prend la décision 
de venir s'érablir à Lac-du-Cerf sur iin lot de colonisation 
qu'il a pris soin de inarcher. Pour 35 $. il achète d'Eugène 
Érnard le lot de colonisation que Liicien Gcndron, le heau- 
frkre cle Ludger Charbonneau, avait conîrnçncé 2 defricher 
quelques années plus tôt. Avec une corvée de la paient6 er 
des ail-iis, i l  y construii un petit chantier. 

Ajdé de ses fils ainés Henri et Rhéa1 er uii bon cheval, 
René défriche et essouche son lot. Avec les années,  il 



et Palmyre O h e t  avec 
)m de leurs enfants. 

arrivera à labourer soixante-cinq acres cle terre. Aidée de sa 
plus vieille, Yvette, Palrilyre l'appuie dans  tout son  travail, 
s 'occupani des poules, des cocl ions  et des q u e l q u e s  
vaches, carinant la viande de chevreuil, sarclant un  très 
grand jardin q u i  nourrit sa nombreuse fainille et trouvant 
encore le tcrnps pour œ u v r e r  intensernent dans la vie 
paroissiale et sociale rle Lac-du-Cerf. 

Pour René, les I-iiverç se passent au chantier avec les plus 
vieux de se:, Fils, rapportant les quelques dollars indispen- 
sables. [.a vente de  bois et la vente de terrains de  villégia- 
ture à Cli;inipagne, Desrucl-ies, Jérôme sur le bord d u  lac 
Baptiste-Lefchbvre aident aussi grandement aux finances de 
la famille. 

Qciatorze autres enfants, Gérald, Fernand,  Henriette, 
Léona ,  Cisèle et Gilles, Alice, Ghyslaine, Hhéa, André, 
Lilianc, Jacques, Marie-Reine et Murielle s'ajouteront aux 
crois prcmierb rriLinrs arr ivés de Saint-Jovite. Palinyre 
cl?çi.dc en inai 1965, à soixante et u n  ans, grandement 
regrettée par sa k~rnille et toute la paroisse. René la rejoindra 
trenle-quatre ans  pliis tard en n-iars 1989 

Euçtbe et Béahice Eareau 
En 1927, Eusèbe Gareau, le filleul d'Eusebe Saint-Louis, 
épouse Bkiri-IL?, la fille d'Avenant et Éléonor Émard qui se 
sont établis dans 13 colonie de Lac-du-Cerf l'année précé- 



denre. Les nouvei-nux époux s'érablissent sur la terre que les 
Garenu occiipenr depuis 1878 aii  lac Écho alors que  les 
grdnds-parenrs d'Eusèbe étaient monrés clans le haut cie la 
I.iL;vre en canot de bois en suivant les portages des amérin- 
diens Ouescharinis. l'rois ans plus mrd cependant, en 1930, 
Eusèbe er Béatrice doivent quitter l'eridroit, tout comme les 
i'ci~iiilles de Francis Paquette et d'Arthur Saint-Louis, en 
raison de la montée des eaux  à la suite de I'erecrion du  
barrage des Cèclres. 

Avec leur neveu Yvon, le couple Gareau se retrouve a 
Masson pendant deux am alors qu'Eusèbe devient chauffeur 
de taxi. Après I'iricei~die de leur inaison, les Gareau 
reviennent s'établir à Lac-du-Cerf en 1932. Alors qu'Eusèbe 
~cliète de Raphaël Valiquette l'ancien lot ouvert par Cyrille 
Poirier à compter de 1315, son frere Alex achète de son côté 
l'ancien lot ouvert par Élie Brousseau dans le rang six. 

Aidé de son neveu Yvon, Eusèbe entreprend d'essoucher 
l'endroit qui compte alors trente acres de terre neuve. 
Excellent giiide de chasse, il conduit les touristes jusqu'au 
lac Carré et au lac de la Mouche. De son côté Béatrice l'aide 
grandemeni ailx travaux de la ferme qui comptera jusqu'à 
douze vaches. 

À chaclue printenips, après avoir fait laver les chaudières 
par ses deux enfants Rachèle er Achille qu'il adore, Eusèbe 
enraille la belle érablière qii'il parrage, a v e c  Joseph 
Boismenii d'abord et avec Palma Dicaire ensuite, a u  pied de 
la monragne Sèche entre les deux lacs du  Cerf .  Après 
d'agreables parties de sucre. accompagné de la petite 
Rachèle, i l  monte annuellement en Abitibi pendant quelques 
jours pour vendre son délicieux sirop à de fidèles clients de 
cc coin du Québec qcii n'ont pas le plaisir de prodiiire ce 
délice printanier. 

Aprks le mariage de leur fille Rachèle à Gabriel Lernieux, 
Eusèbe et Béatrjce vendront leur terre à Conrad Maillé en 
1960. 

Alphonçe e t  Rlexina léonard 
Originaires de Saint-Sauveur-des-Monts el de Mont-Rolland, 
Alphonse et Alexiria Léonard résident d'abord à Mant- 

2 8  sirop D'br~lile 
B'&4~skle gazeau 
u Quand papa avaiî fini de faire son sirop 
d'lroble et son sucre, nous partions deux 
ou trois jours pour alter vendre (a. Nous 
portions tous les deux pour aller dans le 
bout de l'Abitibi. II ovoii res clients qui 
I'ottendaied à ious les ans. 3 
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Laurier et à Ferme-Roiige avant de  venir s ' é ~ b l i r  à Lac-du- 
Cerl en 1932. Ils s'installenr dans la grosse maison de pièces 
érigée par Liicicri Gcriclron à l'ouest du lac Long sur le lot 
voisin cle leur gendre Julien Constantineaii, le mari de 
Lucienne. Leur arrivée est fort bienvenue car ils sont  
serviables et généreux tout comme les autres colons de Lac- 
du-Cerf sur q u i  on peut compter pour prêter des instni- 
rnents de travail, des voitures, des cl-ievaux, pour veiller des 
malades et pour aller chercher le docteur Élie, pour garder 
les enfants afin d'aider une voisine à se relever de couche, 
pour donner et parcager la viande du  chevreuil abattu dans 
le champ d'avoine en août. 

Longtemps sage-femme et assisrante clu docteur Albjtiy 
Paquerre à Mont-Laurier, Alexina ne chôme pas et s'occupe 
de tour l'ordinaire sans eau courante ni électricité, prêtant 
  nain forte ailx travaux de la fenne. De son côcé, Alphonse 
travaille la terre avec un buîuf pour nourrir quelques vaches 
et pour 25 C par jour il se rend faire de la terre neuve chez 
Henri Filion au lac Tomkin afin d'ajouter iin peu au  revenu 
familial. Après son dCc.i.s en 1940, Alexina, fière de ses fils 
Joseph, Orner, Gérard, Ubald et Mathias qui ont fait leur 
cours cornrnercial nu séminaire de Mont-Laurier, entreprend 
de les établir siir des lots rle colonisation 5 Lac-du-Cerf 
avant de décéder 5 quatre-vingt-seize ans. Elle a cédé sa 
terre à Mathias en 194.1 qui avec Albercine, la fille d'Alexis et 
Rose-Ernma Lhnai-ci, dotinera quinze enfants, Marie-Paule, 
Normand, Pauline. Pierre. Marie-Anne, Gilbert, Jean-Luc, 
Gabriel, Réjean, Réjeanne, Estelle, Jacinthe, Lucie, France, 
Claildine ail canton. 

Antonio e t  Clarisse Martel 
Arrivant de Saint-Gérard de Kiamika, les époux Anronio 
Martel et Clarisse Grenier, respectivement originaires de 
Notre-Dame-de-la-Paix et Notre-Dame-de-Pontmain,  
s'étahlis~ent en colotiie d e  Lac-du-Cerf en 1933, sur le lot 
quitté par Gédéon et Julie Ayotre a la crue des eaux de 
1930. Aiclé d e  son pète Jules qui vit avec eux, Antonio y 
construit u n  petit camp qu'il habite pendant trois ans avant 
cle démén:igc.i. ses pénates en Abjtibi après avoir remis son 
lot à Gédéon Ayotre. 



Patrice e t  Yvette Eiondu 
Petit-fils de Valencine et Jeati Bondu vencis de France pour 
ouvrir u n e  auberge au rapide des Cédres en amont de 
Notre-Dame-du-Laus a u  milieii du XIXe siècle, Patr ice 
Bondu s'itistalle comme colon e n  1936 avec son épouse 
Yvetre Grenier sur la terre que son père Joseph-Noël avait 
d'abord cédé à Josepliat Gougeon entre le lac Dudley et 
l5le Longue, en face de la pension Beaulieu. 11 préfère ce 
travail de défricheur 5 celiii de scieur, sotivent rrès froid en  
hiver, au moulin paternel cédé 5 son frère Hormidas au lac 
clu Carnp. 

Durant la niên-ie année cepenclant, les difficulti.~ de 
commiinication avec le vjllage de Notre-Dame-de-Ponliliai II 
e n  raison d e  l'absence de pont l'amène I relocaliser sa 
famille dans la petite colonie de Lac-du-Cerf. II y achète IL. 
lot ouvert par Gédéon et Jiilie Ayocte à la fin du )ilXe siècle 
et s'installe clans un camp  qu'y ont construit Antonio Martel 
et son pPre Jules. Il érige une étable et entreprend d'agran- 
dir la terre rieuvc dkjà faite. Le sol est bon ec arrive à nourrir 
six à sept vaches, veaux, cochons, moutons et volailles. Lait, 
crème, beiirre, légumes du jardin! poissori, viande de porc, 
de becif ou de chevreuil ne manquent pas sur  la table. De 
son côté, Yverte fait tout l'ordinaire, coud, Fabrique cadeaux 
et tricote lainage pour ses onze enfants Cécile, Mariette, 
hlario, Réjean, Chrisriane, Lévis. Bertrand., Daniel, Charles, 
Jean-Luc et Suzanne. 

A compter de 1945, Patrice commence à travailler au 
rrioulin à scie de Langevin et Forest au village de Lac-du- 
Cerf pour ajouter au  revenu fa~nilial. I l  apprend à scier avec 
Auguste Désormeaux er retrouve les n~êines gestes posés, 
tout enfant, 5 la scjerie de son père 3 l'ouest cle Notre- 
Dame-de-Pontmain. Après avoir vendu $a terre à Joseph 
Dicaire, il s'installe au village dans une  maison achetée 
d'Her~nénégilde Marier. 

Devenu scieur a u  moulin McIntyte acheté par Oscar 
Flamand au ruisseau clu Diable à Kiamika, il y travaille 
quelques années avant de devenir gérant pour la com- 
pagnie Nicholson q u i  achète ce moiilin. Pendant u n  temps 
i l  travaille aussi à Mont-Laurier sur la rive d u  ruisseau 
Villemaire, scipenrisant Gérarcl Biais, lorsque la compagnie 



Yverte et Ritrice Bandu avec six de 
leurs enfants. 

cr Un jour, i'ai pensé ovoir gospillé Io vie 
de mes enfants 8 tant vouloir monter cette 
entreprise mais le Bon Dieu m'a aidé et 
l 'ai  pas monqul  mon coup. Je leur ai  
donne t'omour du travail ei te sont de 
bons iravaillonts. l 'ai  donnk à tous mes 
enfants un termin pour se tonsiruire et un 
terrain au bord de l'eau. i 

Patriii I indu 1989 

achète le moulin i scie Flainand-1-Iuberdeaii à l'entrée sud 
de la ville. II y vit la première grève de l'entreprise lorsque 
ses bûclierons cessent leur travail au lac Croche à l'est du  
grand lac du Cerf. 

Après la vente du  nioulin Nicholson à Alberr Bacman, 
Patrice revient à Lac-dii-Cerf où il achète, en 1956, le petit 
moulin à scie d'Origène Martel érigé près de l'ancienne 
grande scierie Langevin er Forest. En Sté, i l  scie au ~noulin 
o ù  Yvetlc rien! los livres. En hiver, il monte en forêt avec ses 
fils ninés faire la coupe de bois, soiivent difficilement 
obtcnue après négociations gouvernementales, sur les 
concessions cle la conîpagnie Maciaren. Yverte et ses filles 
aînées Mariette ct Clirisriane y font la cuisine pour les 
nombreux bficherons. 

Après avoir acheté divers terrains limitrophes a u  cœur du 
village, Patrice consmit un nouveau ~noul in  à scie qu'il 
cédera a ses fils Tvlario et Rejean e n  1974. L'année suivanre i l  
ouvre un petit deparineur dans le village qu'il cède ensuite à 
son fils C1.iarles en  1976. Travailleuse, Yvette tiendra un petit 
magasin de linge au sous-sol de sa maison par la siiire. 
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b chemin du newikme rang en 
arrivant au grand lac du Cerf. 

Rlcide et Rose-Alma Gravel 
Originaire de Notre-Dame-du-Caus, Alcide Gr;ivel s'établit 
dans le neuvième rang au nord du grand lac du Cerf eri 
1938 après son mariage avec Rose-Alma, la fille d'Alphonse 
ec Alexina Léonard. 11 entreprend clonc de conririuer le 
défrichement du lot de colonisation ouvert par Auguste 
Désormeaiix une dizaine d'années p l i i s  tôt. Le couple 
Gravel donne trois filles, Marie-jeanne, Carmelle et Pierrette 
à Lac-du-Cerf avant de quitter le canton pour la région 
nioi~tréalaise aci milieu de la décennie 1960. Alcide y 
gagnera sa vie comme menuisier alors que  sa terre sera 
prise e n  main par son beau-frère Matl~iiis Léonard et son 
épouse Albertine. 

Y von e l  Georgette Gareau 
~ l e v e  a u  lac fichu jusqu'à la crue des eaux de 1930, Yvon 
Gareau revient de Masson à dix-sept ans en 1932, avec son 
oncle Eusèbe er sa tante Béatrice qui acl-iétent l'ancienne 
terre ouverte par Cyrille Poirier ei-i 1915. 

Cinq ans plus tard k'von épouse Georgette Godmer. 
L'année suivante, en 1938, il achète le lor où Joseph Proulx- 
s'est ktabli dix a n s  plus tht après son mariage avec Lisa 
Poirier.  Dès lors ,  les é p o u x  G a r e a u  en t r ep rennen t  
d'agrandir la partie cultivée du lot situé au sud-ouest clu lac 
Allais en y faisant de la terre neuve. Peoclant qu 'Yvon 



Yvon Garmu au temps deç 
semen-. bûche, Georgette conduit le cheval et pile le bois. Afin 

d'ajouter au  revenu de la famille, i l  travaille comme guide 
de chasse Éi l 'aiiromne, comnle biicheron pour Palma 
Dicaire, Adélard Constantineau ou Joseph Reaulieu en hiver 
et comme d raveu r  pour la cornpagi-iie Maclaren sur la 
Lièvre et sur La rivière di1 Sourd au prinremps. 

De son côté Georgetce s'occupe de tout l'ordinaire et 
prend soin des enfants Huguette, Pierrette, FTenriette, 
Gaston. Roger, Yves, Gaétan, Alain et Jude. Elle aide gran- 
denienc aux travaux de la terre, soignant vaches, chevaux, 
moutons, faisant la menuiserie, travaillant dans le ciment et 
conduisant le tracteur. 

Josephat et  Amanda Cur 
Apres son mariage à Amanda Diicharme de Saint-Jean-sur- 
le-I.:ic en septembre 1930, Josephat Cyr vient s'établir en 
pernlanence sur un lor qui va de la rivière dii 1.ièvre au  lac 
Allais dans le septième rang du canton Dudley. Le coiiple 
s'irisl:ille d'abord da ris le petit chantier de trappeur le long 
du sentier de portage entre le lac à Barbotte siIr la rivière et 



le petit lac du Cerf où Joseph vient trapper depuis 1914. 
Avec les années la rerre des Cyr comptera cinq vaches, 
cieux clievaux, cochons et poules. Josephat et Arnanda y 
élèveront douze enfiints, Aurèle, l'hiljppe, Angèle, Valorise, 
Yvçin, Marie-Reine, Claudette, iMarie-Anne, Bernard, Wilfrid, 
Rémi et Orise. 

Calixte et Ida Grenier 
Établis sur  les deux lots au nord de Joseph Cyr dans le rang 
sept depuis leur mariage à ~ac-des-Écoi.ces en mai 1937, 
Calixte Grenier et Ida Gratton travaillenr la rerre. Pendant 
qu'il passe de longs n-iois a u  chant ier  clurant l'hiver, elle 
s'occupe des enfants,  Réjean, Denis, Jei.émie et i-lortense 
qui décédera eti 1944. La terre des Grenier compte cinq 
vaches, deux chevaux. mourons, coclions, veaux et poules. 

Rlbéria et Eiçèle léonard 
Albéria, le fils aîné du  second mariage d'Alesis Léonard, 
p r e n d  la relève sur. la terre paternel le  au  nord clu lac 

Josepliat Cyr avec jumcn 
poulain. 



Toriikin, clans le onzième rang du canton, en  1941, un aIi 

aprCs son mariage avec Gidle ,  la fille d'Glphonse et Alexina 
Léonard. Pendant qu'il laboure, voit aux anirnaiix, entaille 
les ériihles dans la montagne Brûlée, fair bouillir l'eau 
reccieillie dans u n  gi'ind chauclron sur la terre qu'il a tra- 
vaillée depuis son airivée en 1924, Gisèle voit 5 l'ordinaire 
de la maison, boulange, lave à la planche, soigne les poules 
et les cochons, aide au  train et prépare de délicieuses 
conserves qui seront mangées durant les mois d'hiver. 

Afin d'ajouter ail revenu brnilial, Aibéria vend des beaiix 
pins pour la fabrication de parles et des chassis. Après 
i'achat du garage d'Albert Dancause en  1950, il devienclra 
garagiste pendant quinze an5 avant de devenir entrepreneur 
forestier pour la compagnie Maclaren par la suite. Albéria et 
Giséle donneront cinq enfants à Lac-du-Cerf: André, Colette, 
Philippe, Roland et Robert. 

Raoul et  Jeanne Gougeon 
Propriétaire des lots qui longent la petite rivière du Cerf au 
sud depuis 1939. Raoul Gougeon, le fils d'Ovide Gougeon 
de Notre-Dame-de-Poounain, vient s'établir à Lac-du-Cerf 
après son mariage à Jeanne Goclnier en  1942. Pendant les 
deux décennies suivantes, le couple occupe iine petite 
maison dans une boucle au nord de la peUte rivière qui va 
d u  petit lac du Cerf Q la rivière du Lièvre. Alors que  Raoul 
ajoute un salaire d'appoint au revenu de sa terre en  
travaillant comme scieur au  moulin à scie d'Origètie Martel 
o u  e n  forêt pour Palma Dicaire, Jeanne voit  à traire les 
vaches, nourrir les cochons, faire le train à l 'écurie et 
récolter les léguines du jarclin. 

Le couple Gougeon  qui t te  le can ton  Dudley p o u r  
MniitrL'al en  1961 rifin d'y rejoindre leurs filles mais aussi 
pour s'assurer cin meillei.ir revenu. Sept ans plus tard, erl 
avril 1968, Raoul et Jeanne reviennent s'établir à Lac-du- 
Cerf. Le rnois suivant leur fils Rcné revient à son tour. Après 
que son père se fut établi dans le village en  1970 où il 
travaille comme scieur au moulin à scie de Pauice Bondu, il 
achète la gr;incle terre p:irr.rnr.lle qui coinprend trois lots 
Lac-du-Cerf et deiix autres dans la rncinicipalité de Notre- 
Dame-cle-Pontmain. entre la petite rivière du Cerf et le lac 



Dudley. Ces derniers lots ont été défrichés et occupes aci 
début d u  siècle par son grand oncle Josephat Gougeon 
iusqu'à la cnie de la Lièvre en  1930. Patrice Bondu d'abord 
et Lucien Paradis ensuite les ont occupés par aprés. 

Sur cette grande terre de cenr-vingt-cinq acres, René et 
son épouse Ghislaine garderont jiisqu'5 vingt-cinq animaux 
à bwuf dont un  superbe taureau charolais de 2 200 livres 
( 4  840 kilos) mais cette produciion agricole n'étant pas 
suffisammenr rentable, les anisnaus seront veridiis et la 
terre n-iise en location. 

Wilfrid et tinette Eooami 
Natif de Brunet près d e  Mont-Laurier e n  1896, Wilfrid 
Boilami arrive de l'Abitibi avec son Ppc.i~ic;t. Ginette Lyrette 
et ses quatre premiers enfants, Louise, Laurette, Kéal et 
Éliane en  1942. Les Bonami s'installent d'abord chez Patrick 
Duffy pendant quelques mois avant d'obtenir leur lot de 
colonisation dans  le dixième rang du catiton Dudley enrre 
le lac Caron et le lac Bonami. Arrivés e n  rnênie leinps avec 
leurs filles Jeannine et €va, leurs beaux-parents Oscar et 
Delmina Brunet s'établissent comme voisiris au nord sur le 
lot trente-trois bociclé par le ruisseau qiii va du Inc Baptisre- 
Lefebvre à la baie Lefebvre. 

Venus à Lac-du-Cerf pour y établir leurs enfants, Wilfrid et 
Ginette entreprennent de défricher et d'essoucher leur rerre 
oii ils nocirrissent poules, vaches et chevaux. Pendant 
clu'elle s'occupe des trois derniers nés Bndré, Thérese et 
Christiane, elle sarcle le jardin, coud pour toute la ni?' tson- 
née et cuit du bon pain. Lui ajoute au  revenu de la terre e n  
vendant du bois de chauffage et de la pifciune, en  faisant du 
sirop d'i. rable, en travaillant a u  moiilin à scie d'Auguste 
Désormeaux et comrne guide de pêcl-ie pour Rosario Wlesrer 
ou  Réal Valiquette. 

Bon vivant, d'origine espagnole, lvilfrid est lin exellenr 
musicien et un acteur remarquable; ses comédies qu'il écrit 
lui-n-iêrne et ses darises font les délices (les soikes parois- 
siales au sous-sol de l'église. 

Le couple Bonaini occupe sa terre de Lac-du-Cerf pen- 
dant deux dkcennies avant de la vendre 5 leur fille fi1i:irie en 
1961. 

Ghene et WFLMd Bonami arrivés a 
lac-du-Cerf en 1943. 



Jean-Paul léonard 
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Emile e t  Germaine l i ona rd  
Rldéi et Claire Léonard 
Au lendemain d e  la deuxième guerre mondiale, Alexis et 

Rose-Emma Léonard, maintenant établis sur  une belle ferre 
au Coin du village. entreprennent de  placer quatre de leurs 
fils sur divers lots de Lac-du-Cerf. 

Marié à Lucille Léonard en 1945, Léon s'établit d'abord 
dans le neuvième rang à l'est du lac à Dick. Le couple 
donnera onze enfants aii canton : Ronald, Préscille, Murielle, 
Yolande, Léonie, Scrse, Vianney, Daniel, Alain, Jean-Paul et 
Brigitte. Trois ans pliis [arc!, Jean-Paul Léonard reçoir le lot 
de la priinte du lac Mallonne dans le huitième rang alors 
que son frère Émile reçoit le lot sinié immédiatement au sud 
du lac Mallonne. Après avoir épousé Germaine Diotte de 
Sain-Girard cle Kiamika, celui-ci s'y constrciit cine bonne 
maison e n  1949. Tout en cultivant la terre qui comptera di- 
vaches dont la crème est envoyée à Mont-Laurier, il travaille 
conirne bucheron duranr l'hiver et construit un premier 
chalet locatif sur le bord d u  lac Mallonne afin cl'ajoiirer au 
revenu familial. De son côte Gennaine s'occupe de Joanne 
et Sylvain, voit à tour l'ordinaire de la maison et aide aux 
travaux de la ferme; Elle est particulièrement clévouée dans 
le inouvernent de ~'A.F.É.A.S.. Avec les années, ils vendront 
des cllale& de villégiature s u r  le bord du lac Mallonne. 

Plein clliniti:irive malgré l'accident d e  chasse qui lampute 
d'un bras à quarone ans, Aldéi Léonard s'établit à son tour 
a u  lac Mallonne e n  1950 après son mariage à Claire 
Constantineaii. Il y nourrit cinq vaches laitières et rachète 
également le lor de son frère Jean-Paul décédé dans u n  
accidetit de la roiite. Équipé d'une arroseuse qui. l u i  permet 
d'offrir ses services aux autres cultivateurs. Afdei cultive de 
grands chatnps de pommes cle terre qu'il acheniine aux 
entrepôts de la ctiril*rative agricole d e  la vallée de la Lièvre 
à Mont-Laurier. Aldéi et Claire débuteront aussi la culture en 
serres. Ils donneront naissance à dix enfants:  Claude. 



Gaétari, Jacques, Lucien, Clément, Yvan, Maurice, Pierrette, 
Michel et Gilles. 

Émile e t  Georgiana Saint-louis 
Le survol de la colonisation de Lac-du-Cerf ne peur être 
complété sans qiielques lignes roiichanc Émile Sajnr-Louis et 
Georgiana Boismenu qui s'établissent sur l'île Longue en 
1940. 

Avec un octroi de 250 $ du ministère cle la Colonisation, 
le couple s'y constni i~  une bonne rnai.ion et y défriche 
entre rrenre-cinq et quarante acres de terre avec abattis et 
brûlis. Émile y retrouve les mêines odeurs qiie vingt aris 
plus tôt alors qu'il ouvrait la terre neuve de Napoléon B l a i s  
avec son père Eusèbe er son frère Donat à la décharge du 
petit lac di1 Cerf. 

Baignée par les eaux cle la Lièvre à l'ouesr comme à l'est 
la jolie ferine des Saint-Louis à beaucoup de cachet entre 
les deux ponts-couvens de l'île Longlie. Toujours à l'emploi 
de la compagnie Maclaren cornme gardien de co boom * qui 
empêche les billors de s'échoiier le long des berges, ~ r n i l e  
y construit quelques chalets locatifs er guide !es touristes 
jusqu'l la Babicl-ie s u r  la Lièvre et jusqii'à la baie Laplante 
sur le petit lac clu Cerf durant les deux mois complc~q que 
dure alors la saison de la chasse au  chevreuil. 

Georgiana pensionne les chasseurs ei: avec ses enfants 
elle loge jusqu'à cinquante personnes d:ins sa tnaison. Son 
beau potager o ù  l'on retrouve fraises, fi.amboises, cerises, 
pommes et raisins lui vaut prix et nombreux éloges. Concur- 
rents e n  1950, 1953 et 1756, les Saint-Louis sont honorés par 
le Mérite du cléfricheur ce qui leur vaut de beaux voyages à 
Québec avec banquet aii Chateau Frontenac, I-iénédiction du 
cardinal Roy et allocution du premier ministre Duplessis ... 
comme récoinpense. 

S'il ne  veu[ pas s'artirer les foiidres de la compagnie James 
hlaclaren qui détient le droit de coupe des forêts de la 
I-laure-Lièvre clepiiis la décennie 1860, le colon qu i  désire 
s'établir dans le canton Dudley doit être détenteur d'un 

ka co/or~ isn~ion 
p h  peine eb-on appris qu'il éiait question 
de Io fondation d'une paroisse à Lar-du- 
Cerf qu'on o rommencé à couper le bois 
de tommerce ou ruisseau Flood ou il y a 
de la bonne ferre. l es  rhontiers ont fonc- 
tionné à plein en cet endroii. II ne peui y 
ovoir de bois de commerce si on I'eoldve. 
Quoi qu'il en soit, te rerciit une bonne 
those si le tolon ovoii du bois de rom- 
merte SUT son lot. s 

Mgr Jesiph-Iuglnm LJmogii I V 4 1  



billet de location di1 ministère de la Colonisation pour le lor 
qu'il clkfi-iche. 

Depiiis la prise de possession d u  Canada par Jiicqucs 
Cartier au  nom du roi de  France, tout le sol du Québec est 
la propriéré de la couronne de France d'abord, de la 
couronnc britanniqiie ensuite, aprks la conquête anglaise. À 
l'époclrie de la Nouvelle-France la tradition orale et les 
restes de loi parlent déjà du chemin du roi et des terres de 
la couronne. Af~n de gérer efficacement ce territoire royal, 
les divers gouverneinents de l'histoire l'ont subdivisé, en 
seigneuries le long du Saint-Laurent d'abord, en  cantons 
dans  le reste du pays par la suite. Le Qiiébec est ainsi 
quadrillé en multiples cantons, divisés e n  rangs et subdivises 
e n  lots. Le territoire de Lac-du-Cerf se troilve dans les rangs 
sk. sept. huit, netif et dix du canton Dudley. 

C;érii.ralemenr, le colon désireus d'y prendre un lot vient 
d'abord marcher le canton afin de faire le nieilleur choix 
possible. La colonisation de la Haute-Lièvre visant avant tour 
l'exploitation agricole, il lui faut rechercher la proximité de 
l'eau ciij le sol est plus fertile. Il recherche aussi la proximité 
d 'une bonne source pour alimenter miiison et batirnents, 
évitant les pentes trop abniptes difficiles aux labours. La 
qualité et 1;i grosseur des  arbres qui y poussent sont  
d'excellents indicareurs pour choisir cin lor. 

Son choix fait, le colon fait ensiiite la demande d'un I-iillet 
de location auprès d'un agent des terres gouvernemental. 
Aldéric Ouelle~te de Rapide-de-l'orignal ri Mont-Laurier est 
celui qui a charge de  la Haute-Lievre entre 1910 et 1940. 
Pour obtenir son premier billet de location, le colori verse 
30% T I  versera ensiiite 5 $ annuellement pendant cinq ans. 
Selon la  grandeur de la [erre. s'il défriche entre \ '  'sn g t et 
quarante acres il  en devient officielletnent propriétaire après 
ce laps de temps. Son 101 est alors <,patenté1* devant le 
notaire Rornéo Ouelletce de Mont-Laurier. Les somnies 
versées durant ces cinq ans sont facileinent remboiirsées 
avec leç primes distribiiées par l'agent des terres qui visite 
Lac-du-Cerf deux à trois fois par année, versant aux colons 
10$ pour chaque acre défriché et semé en avoine ec 20 $ 

pour chaque acre labouré. Ces conditions d'établisseinent 
e n  colonie clate de 1890 alors que  le curé Labelle Ptait sous- 
ministre de la colonisation à Qiiél-iec, 



Commencée assez timidement de long de la Lièvre e n  
ainont et en  aval de la ferme Wabassee au cours des deux 
dernières decennies d u  XIXe siècle, la colonisation du 
canton Dudley connaît cine nouvelle vigueur durant la 
prrniiere guerre mondiale. La conscription mil i taire des 
ic'unes gens enwe dix-sept et trente-cinq ans ne souriant pas 
li tocis, ce canton offre des lots intéressants pour entre- 
prendre un défrichemeni agricole loin des recruteiirs 
n-iiliraircs. 

I,e colan de cerre epoqiie arrive souvent cle la région 
montréalaise et des Basses-Laurentides. Polir 2 S,  i l  peu[ 
faire le voyage en  train jusqu'ii l'al-Barrette o u  Mont-Laurier. 
De là,  avec une voitlire à cheval, i l  peut atteindre la région 
de Lac-clu-Cerî où il est alors cemiriement iinpressionné par 
les belles terres agricoles du rang des Valiquette dxns le 
nord du canton ou par la grande ferme Beaulieu en aval de 
I'ile Longue. En arrivant par Saint-Gérrrd de Kiamika, il peur 
atteindre le cœur  d u  canton Diidley en erriprunrani les 
sentiers de portage des buchel-ons et des pkcl-ieurs qui se 
rendent aux lacs Toinkin, Gaucher er Baptiste-Lefebvre. Par 
le canton Bourhillier et le clieniin cle Lac-des-lies, il traverse 
la LiPvre au lac 5 Barbotte ou avec le chaland de Joseph 
Blais un peu en airai. De là, par un chetnin de portage, il 
peut atteindre le perit lac d u  Cerf.  Un aiitre seri~ier de 
portage relie ensuite ce lac aci lac MaIlonne e l  au grand lac 
di] Cerf. 

h d o n  de Pierre h u l l e u  
constitue lc relais d a  colons entre 
ïacdu-Cerf  el Notre-Dame-de- 
Pontmain. 



C O M T ~  DE LABELLE 

-t - - 

La carte du canton Duàiev de 1919 
LndIque le chemin de Souvent ,  le colon monte d 'abord  à I'autoinne pour 
entre la -verse de Joseph B h i s  et 
le Lac du Cerf de que le consrniire un chantier sommaire en bois rond qu'il recouvre 
demin de poaage~eatre leslacs d 'un toit légèrenir-nt e n  pente. f l  entreprend aussi  u n  
TO& et ~ a p d s r e - ~ e f e b w .  premier cléfrichemenr afin de diminuer un peu les difficultks 

d ' é t ab l i s semen t  de  la petite famille q u i  1c su iv ra  a u  
printeni~)'.; suivant. Durant ces premières semaines, il trouve 
facilerncnr 5 se loger dans le chantier d 'un  colon déjà 
installe tout prés, l'entraide étant essentielle dans une 
colonie. 

Si les déplacements d 'h iver  peuvent se faire assez 
aisément dans  les chernins de chantiers qui sont réguliè- 
rement glacés avec le pa.ssage d'un t.ralriea~i chargé d 'un 
tonneau qui laisse Icrirement échapper de l'eau, les chemins 
de printemps deviennent souvent de véritables bourbiers. La 



montée de la famille se fait parfois &ns des conditions très 
pénibles par des cbeinins pontés  dans  les eridroits 
marécageux çi quasi impraricables en raison des ventres cle 
I3œu f. 

Les enkints endormis après leur arrivée dans le petit 
chantier, le couple cle colon rCve alors à u n e  bonne tiiaison 
:ivec grands défrichements, grange, écurie, étable, remise, 
beaucoup de foin, cle grain, des légumes en abondance, 
des greniers bien fournis et des saloires jarnais vides. Le 
lendemain cependant, le rêve fait place d la  réalité car tout 
resre à faire. Le colon doit avoir bonne santk, énergie, 
patience, in:lis siirrour soutien de l'épouse er aide cles 
enfants. Debutent alors des joiirnées d e  travail sans fin, 
accordées au  rythme des saisons. Faire de  la terre, c'est 
cl'aborcl débarrasser un terrain assez grand acitour du 
chantier de tout ce qui l'encorilbre, arbres, arbrjsseaux, 
I~ranches, herbes séchées, afin de ne pas clonner prise au 
feu lorsque viendra le temps des brûlis. 

L'opération du bûchage prend la semaine d'un colon par 
arpent s'il travaille dans le bois franc et iine ou deux 
journées de  plus s'il travaille dans un bois inou bien 
embarrassé. Le nettoyage et le biilage prendront la moitié 
clu mêine teinps. Les billou: les plus intéressants son! giiidés 
pour les f~iciires constriictions, le reste est brûlé It: soir 
quand le vent s'apaise. Qi~and il bûche dans le bois franc, le 
colon choisit un endroit un peu elevé pour y traîner avec 
chci\?al ou hceuf sept à huit billots qu'il niet les uns à cOté 
des auues. Air moyen de leviers, i l  mer ensuite une autre 
rangée de billots scir la preniiére et ainsi de suite jusqu'à ce 
qu'un seul billot vienne coiffer le tas, II y inet ensuite le feu. 
Le bois franc brûle en tour temps. II n'est pas nécessaire 
d':lrtendre qu'il sSche et- c'est souvent en plein hiver, a u  
milieii des neiges, qu'il y rner le feu. Le riombre cle ces feux 
qui  s'élèvent dans la coloriie varient entre six et sepr tas ii 
l'acre selon l'épaisseur de la forêt. Dans le bois inou, les 
arbres de moins dç six pouces (15 centitnetres) sont rasés à 
la souche. Abaticis, ébrarichés, cocipés en  hillots de longueur 
convenable. ils sont laissés érendus sur le sol pour sécher. 
Lorsque l'abattis est suffisamment sec, le colon y inet le feu. 
Quand le feu a passé, les billots restant sont iassks et 
allumés à nouveau. La fumée des hn"i1is cles premiers colons 

a Mon père meHoil le bois en tas dons le 
jour et i l  oiiendaii le soir quond i l  y o 
moins de veni pour y metire le feu ofin 
que €0 ne rourl pas t r o p  grand.  I I  en 
foixiii brûler tous ler soi6 jusqu'à dix ou 
onze heures. I I  coupoit de gros merisien 
por bout, les traînai! avec son cheval et 16 
mettait en tas pour les brûler; le bois na 
se vendait pas et il n 'y ovoit pos de  
chemin. r, 

OdCll Landry-Btlsmholr !Pt4 

r l e  pelit bois se coupait O IO hathe. Le 
gros bois se toupait ou godendot  Nour 
menions iout (a par los que nous faisionr 
briiler le soir pour que ce ne soit pos dan- 
gereux pour te feu. * 

Yuan t a n a  1989 



a Nous attendions une toupie d'années 
pour essoucher, le iemps que las ratines 
pourrissent. Nous iravaillions une demi- 
journée pour arracher une souche de pin 
avec trois hommes et une bonne u ieom n 
de chevaux. Nous eaouchions en coupant 
les rorines el en pelleton!. Nous orra- 
chions $0 avec des thevovx. m 

q u i  défrichent au nord-ouest du petit lac du Cerf est visible 
à ceux qui s'installent au riorcl dci lac Tomkin. 

Après le défrichement, le travail d'essouchement est tour 
aussi pénible. II faur enlever le tronc restant et les racines 
profondernent enfouies dans la terre. Pour ce faire, il est 
nkcessaire s'atracher un gros câble à la souche et de tirer 
avec le bœuf  ou le cheval jusqu'3 ce que  les racines 
craquent et que la souche décolle sans effort. Ce travail, qui 
nécessite plusieurs bras, se fait assez bien avec les souches 
d'épinettes et de  sapins dont les racines courent à ras le sol 
mais i l  en  est tout autrement avec les souches de merisiers, 
d'ortneç ou d e  pins. Ces dernières réçjstenr et demeurent 
encore longtemps a u  n-iilieu des pièces de grain et de foin. 
Après l'entassement des souches arrachées un nouveau feu 
s'élève pour les brûler longtemps dans la nuit. Le sol 
forestier est ainsi converti en sol arable par son passage au 
beau noir alors que visages et verements de route la famille 
e n  sont noircis de  suie. 

À la petite pioche, le colon doit ensuite casser le sol 
cousu de r.;icines er tente1 un premier laboctr. C'est le diir 
travail dii printemps. Le cheval, anelé à la charrue, tire de 
routes ses forces souvent empêtré par une racine qui a 
résisté à l'essouchement ou iine pierre qui risque de briser 
le soc. Le colon suit en arrière ballotté d'un côté et de 
l'autre par le mouvement de son cheval à qui il crie à tue- 
tête e n  tirant siir les guides. La terre neuve, le brûlé, 
sou1evi.e avec un grattoir ou une herse en branche de bois 
fraric, est ensuite s e m k  en marchant dans les sillons tracés 
par la charrue. Le colon s'empresse ensuiie de ramener le 
sol sur la semence par un second tour de  ce hersage avant 
que la volée d'oiseaux ne vienne la dérober. 

La première semence est celle de la grdine de mil. Des 
patates, du blé d'inde, des  féves, des navets peuvent être 
aussi semés au prinremps. Quelques tnois plus tard, le colon 
sème de la graine de foin là où ces Iégunies ont été récoltés. 
Le semeur laisse ensuite agir la nature en espérant que le 
climat soit favorable. Une gelée tardive peut diminuer la 
réccilte de moitie e n  abîmant la frêle petite tige à peine 
sorrie. Un soleil trop ardent peut brûler l'épi. Uri vent trop 
violent peut rout gâcher. Une pluie trop abondante peut 
Faire pourrir la graine ou la racine. Mêrne les petits animaux 



et les très nonibreux chevreuils du canton constiruent des 
prédateurs indésimbles qui minent la récolte. Le colon est 
toujours à la merci de bien des inrempéries et de bien des 
aléas mais  la bénédiction des  semeiices au jour des 
Rog:itions met cependani la Providence de son côté. 

Une fois les semailles reminées, en altendant les joiirs de 
récoltes, le colon utilise les jours libres pour réparer ou faire 
iin bout de clôture afin d'éviter que ses animaux n'aillent 
endommager sa récdce ou celle du voisin. Une bête laissée 
cine heure dans la moisson peut devenir très préjudiciable et 
faire naître une belle chicane de clhture d'autant plus qu'un 
animal  qcii saute la clôture u n e  fois est reconnu pour 
recornmencer. Ces journées sonr aussi le temps de fendre le 
bois de poêle pour la saison froide, de réparer le chanricr 
oii le puits, d'entreprendre la consuiiccian d'une grange ou 
d'un hangar o u  seront remisés charrue, herse, paire cle 
roues s u r  lesquel les  sont  m o n t é s  chare t t e  à fo in  et 
rombereau, faiilx, faucilles et autres ourils. Ceruins colons 
prennent acissi iine journée o u  deus pour  tondre les 
moutons qci'ils débarrassent de leur toison avant les grosses 
chalecirs de I'été. L'animal attrapé est conduit clans l'enclos 
où il esr attaché. Avec de gros ciseaux, des forces: le colon 
lui coupe la laine ii ras la peau. Toute la bergerie y passe. La 
laine fort graisseuse est ensuite trempée dans un grand 
chaudron cle fer dont l'eau est souvent changée. Aprks 
multiples lavages et rinçages la laine est étendue sur l'herbe 
pour secher au  soleil. Elle est ensuite ramassée dans des 
poches de jute en artendant l'aiitomne pour la ciirder et la 
filer. 

Le temps des récoltes venu, la levée se fait ~ ô t  le matin 
pour  profiter d e  la f raîcheur de ] , a u b e  afin d 'avancer  
l'ouvrage. Le  fauchage n'est pas facile au debut car les 
souches et les pierres son1 encore nombreuses dans les 
champs. Le colon fauche pendant des heures, sous le soleil 
ardent, ne s'arretant qiie pour  avaler une gorgée d'eaii 
fraîche apportée par l'épouse ou les enfants ou pour  afiter 
sa faulx avec une pierre qu'il apporte toiijours avec lui. Avec 
arrew pour les rcpas, ce du r  travail dure jiisqu'i la bnin;inte. 

Durant les premières années, le colon n'est pas riche et 
la Famille doit se contenter de  ce qu'elle ii à portée de la 
inaison et se suffire à elle-même. Elle arrive à produire 



Tx temps des folnu. 

Le temps des labours. 

Reni Ouimet et deux de ses 
fülerteç entourant Palmyre, 
occupée i k tonte d'une brebis. 



presque [out le nécessaire pour subvenir i la nourritcire, au 
vetenient et au chauffage. Les e n f ~ n t s  n'y sont pas oisifs et 
commencent à se rendre utiles dès l'âge de six ans. La 
venue d'iin noiiveaii-né est une joie rnais aussi u n e  pro- 
inesse cle deux autres bras pour tra\laillcr la terre quelques 
annees plcis tard. Avanr même de marclier à l'école du  rang 
des Valiquette ou à I'Scole Saint-Léon ail norcl du petic lac 
du Cerf, i l  suit ses frères et swurs pour aller ccieillir fraises 
des chainps, fra~iiboises ou bleuets. I I  ramasse acissi les 
patates à l'automne inais son plus dur travail consiste à 
ramasser les roclws dans les chainps, soiivent pieds nus. 
Les jeux sonr rares: jecix cle balle, jouets de bois, traîneaux 
fübdqués par le père oii le frère aîné. Les filletces disposenr 
parfois de poupees de chiffon. 

Des la première année, u n  colon intelligent et travailleur 
fait près de dL.r arpents de terre et i l  a une  vache ou cleux 
avec les bârirnenrs siiffisants. Après ces dix a rpen t s  
défrichés et çnsernencés, il arrive à siibvcnir à son entretien 
et progresse d 'année e n  année si sa besogne est bien 
menée. Après quatre oci cinq ans, il est riinsi en mesiire de 
se bârir une bonne maison. Les premières constructions 
étant coujoiirs temporaires e n  raison de  la proximité de la 
forêt et du  danger d ' i r i c e n d i e  durant les hnilis, il a gardé les 
plus beaux b i l l o ~  lors du défricheinent. Ne disposant pas 
roiijocirs de planches sciées ail moiilin, les premières 
maisons permanentes de Lac-clci-Cerf sont souven t  de 
solides consrructions en pièces éqciarries à la grande hache 
et blanclîies aci lait de chaux. Le colon trocive facilement le 
pin, l'épinette, la pmche et le cèdre pour se bâtir et se 
cloturer tout à son loisir. Il trouve aussi les bois francs en 
quantité suffisante pour la menuiserie, I'aineuhleinetit et les 
besoins de la terre. L'éclairage se fait à la lampe à I'hiiile 
jcisqu'i la dscennie 1950 et le chauffage n e  lui coDte qiie la 
peine de  bûcher son bois. Pour l'huile, le sucre, les clous, 
divers travacix de forge, il Fdit le voyage en voiture ;i cheval 
jusqii'à Notre-Dame-de-Pontmain: Saint-Gérard de Kiamika 
et même Mant-Lacirier pour échanger ces prodiiits contre 
des quartiers de porc oii de  I'imiif, cles Iegumes ou du bois 
cle chauftage. 

d10i8f i  Bes e72$7$~s 

s Le priniemps on charroyait du fumier et 
le samedi on faisoit du bois de poêle. Hur 
jeunes nous ollions aux haires, aux frorn- 
boises et aux bleuets. Maman attelait ler 
chevoux ei allait vendre Io à Kiamika. 
Elle avait une grosse cliedele. L'e1e t'était 
le ~orrloge des légumes, ifautomne nous 
radions le loin over des rbteaux en bois 
enlre les souches, sur la ferre neuve. Nous 
menions (O en petites a vaillorha n. N o s  
allions chercher les varhes a la ferme du 
Wabossee mois nous avions peur tar il y 
ovoit der ours dans re boui là. n 

GCraldlni Lionard-Biaudq 1990 

rc Nous allions à Moni-lourier deux fois par 
onnée, en voiture à cheval, dans le prin- 
iemp el pour les fètes. II n'y avai] pas de 
bons chemins. Nous partions le matin ires 
18t et revenions le soir Ires iord. Nous 
laisions loirta nos tornrnissions. P 



De soUds maisons de plëces 
équarries assembléts à queue 

k . . -z ?& m!l 
d'--"de remplacent peu A peu les 

'' 

modestes c h i d e r s  d i  début de ta 
colonlsadon. 



f a d e  Eonard, Oulrnet et Paquette au départ pour la cucüiene dc 
framboises à I ' a n c i e ~ e  ferme Watiassre dans le nord du cuiton. 



LA FEMME COlONIÇATRICE 

e Dons mer moiemiles, je n'ai pas connu 
I'hôpitol. J'acmuchais à la maison. Quond 
on pouvoit avoir je dotieur, c'éiaii le 
dodeur Disiré €lie de Vol-Barrette. II y 
avait ovni ma belle-mère qui (tait sage- 
bmme et qui allait aux moldes. Quond ie 
le pouvoir, je /a secondais. II follaii s'en- 
traider. J'oi mis une trenioine d'enfants au 
monde porte que bien da fois quand le 
médecin arrivait tmt Btoit fini. a 

AIbini lacbaine-Uonard IV77 

po7,tr lu griype 
I; Pour la grippe, mu mare nous foisoit 
boire de l'herbe à dinde. Elle sucrait la 
avec du miel mois quond elle n'en ovait 
pas nous buvions Io tirone quond méme. 
Elle romassoit l'herbe à dinde quand elle 
éiaii encore blonthe, avant qu'elle fleu- 
rine. Elle la (oupoii el seporait le baume 
de l'herbe. Elle les fairait secher a l'air 
avant de les metire dans des pois de 
vitre. i, 

Bbolrisi Bolinionudalni-loub 1 VH)  

Les inots suffisent 5 peine pour bien décrire tout le courage 
et I'atinégacion de  ces premières femmes venues vivre en 
colonie, épauler et socitenir lecir homme, donner la vie en 
abondance pour assurer la relève et la continuité de Lac-du- 
Cerf. Elles vivent l'attente d'un nouvel enfant dans l'anxiété 
et l'angoisse parfois. Quand vient le temps m~d'aclieter~p, elles 
envoient les enfants chez la voisine en leur disant que les 
sauvages sront pnsser et qu'à leur retour ils auront un petit 
frère ou  une petite sœur.  Elles accouchent à la maison et 
partagent souffrances et joies avec les généreuses sages- 
femmes du canton, Mary-Ann Mackanabé et sa fille Marie- 
Anne Wadeau, mémère Gareau du  lac Écho et mémère 
MacGregor du Wabassee, Edrn ire Beaulieu,  Cléophée 
Poirier, Rose-Emina Léonard, sa fille Dorina, sa bme Albina 
et toutes les autres qui prêtent main forte à une  voisine, une 
parente, une amie. 

Relrivi-c de l 'accouchement, la femme reprend rapi- 
dement le collier, s;in7eillant le nouveau-né qui demande 
attention, prenant soi11 des autres petits souvent nombreux, 
leur apprenant le signe de la croix et les premières prières. 

Infiiriii&re pour  toute la niaisonnée,  e l le  veille les  
malacles, aide les nznnisants, fait la toilette des morts qui 
sont exposés sur Ics planches dans la maison. S'inspirant 
des rcm2dcs des Oiiescharinis, elle apaisse bien des maux 
en ébouillantant racines et arbustes qu'elle cueille en  août 
avant que ne se forment de nouveaux bourgeons pour le 
printemps: herbe à dinde cueillie lorsque la fleur est 
encore blancl~e pour la grippe ei la colique, cataplasmes de 
quenouilles pour les brûlures, racines de fougkre triple- 
roche pocir le mal d'estomac, feuilles de tabac pour arrêter 
l'écoulement du  sang, ciuoiiille pour l'inflammation de la 
vessie, rremble ébouillanté pour les vers, racines de mûrier 
pour la {liarrliée, cataplasmes cle graines de lin pocir 
I'inflarnmztion cles poumons, sirop d'écorce de pniche, de 
peuplier au  de sapin avec oignon et ail pour la coqiieluctie, 
écorcc de trcrnble ébouillantée bue à tous les matins pen- 
dant vitigt-et-un jours pour une bonne purgation, onguent à 
moutarde pour les gencives et le mal de dent, camplasmes 
de moutarde pour la grippe ou le rhume. La mère soigne 



elle-même tout son monde et lorsqci'elle n'arrive pas à 
chasser le inal elle fait demander le dcicteur Élie de Val- 
Barrette. En hiver, i l  s'amène en traîneau à chien inais au 
printemps il faut aller à sa rencontre sur le chemin amvant 
de Saint-Gérard de Kiamika pour ètre sûr qu'il atreigne Lac- 
du-Cerf souvent isolé en raison des mailvais chemins. 

Toujours levée à l'aube, elle vit les jours courts de l'hiver 
qui obligent à rester à l'intérieur et les jours longs de I'éré 
passés presqu'entierernent en plein air. Elle garde le 
nodeste chantier et la maison de pièces bien propres, 
lavant le plancher d'épinette o u  de pin à la brosse et au 
lessi de cendre. Elle fair l'ordinaire pour toute la famille 
onze cents fois par année. Au début, si elle n'a pas de  poèle 
dans le chantier, elle imite amérindiennes er cuisiniers des 
anciens chantiers et ciiit patates et feves a u  lard dans un 
chaudron de fonte enterré dans les braises rouges d'un bon 
lèu. Elle pétrit la pâte et cuit le pain car une femme qui hic 
du bon pain est une bénédiction di1 ciel. Elle fait cuire à 
pecir feu, brasse et surveille les légumes de son porager et 
les periw fruits cueillis et rriés pendanr cles heures avec les 
enfants pour en faire ketchup et confitiires qui agrémen- 
teront les repas e n  hiver. 

Pendant longtemps la sauce brune accornpagtie les 
grillades de lard salé er les patates qui se marigent parfois 
avec pains rfitis, graissés, sales n ~îoivrés. Les omelettes, la 
poule avec bouillon et sauce sont aussi au  menu et les 
botiillis de Ieguines sont souvent faits rivec du lard plcitôt 
que du bœuf. Le lard bouilli clans le lait est un plat réservé 
au  dimanclie. Brochets et truites son[ faciles à prendre dans 
les lacs du canron ec le chevreuil est excellent en aoûr; le 
colon qui e n  tue en parrage la viande avec les familles 
voisines afin que rien ne se perde. Le sucre est fair de sirop 
d'érable ou de miel et de rnélasse achetés 5 Notre-Dame-cle- 
Pontmain oii Saint-Gérard de Kiamika. 

Au jardin, la femme surveille la croissance des plants, 
sarcle, éclaircit. arrose, huite a u  besoin, chasse les insectes. 
Elle cueille d'abord le radis, le légume le plus hatif, ensuite 
la laitue en  feuilles, les pois, échalottes, haricots qii'elle 
sèche, les concombres, les berteraves <:t les carottes. Les 
légumes sont niangés nature o u  cuits dans un bouilli. Le 
concombre est u n  rkgal avec de la crème sure .  Pour 



Alblna Léonard et sa file Luciüe . cannaut- 1 s  consmes dc l'hiver. 

l'emplacement de son jardin, dle doit coriciljer les vents 
domln;ints, la proximité du puits, le teinps d'ensoleilleinent 
et l'eloignetnent de la maison. Disposé du côté du soleil 
levant parce que  le soleil du matin siiccédant à la nuit 
fraîche est le meilleur durant liéte, le jardin est cl8turé pour 
le préserver de la gourmandise des vaches et des poules. 
Les enfants ne peuvent y pénétrer à moins d'une permis- 
sion. Avec les années, elle y ajoutera des talles de gadeliers, 
de groscillicrs, de cerisiers, de senelliers, de framboisiers et 
de pi1111~i n;is rlc i n t  ltis petits fruits f o n ~  corifitures et vins qui 
ne sont pas piqués des vers ab.  

Elle a aussi Iii charge de  conserver les aliments. Carottes 
er navets sont enterrés dans la cave ou dans un caveau à 
l'extérieur selon la méthode des amérindiens qui faisaient 
de  grands trous dans le sol, nattés en dedans avec cle 
I1ecoi.ce de bouleaux et couverts de Terre pour gnrd-der leur 



légumes. Les quartiers de lard sont gardés dans la saumure 
d'un saloir. Les qeiartiers de b e u f  sont soit, placés dans une 
chaudière deposée dans l'eau froide d'une saurce ou du 
puits, soir mis dans une poche de coton enrerrée dans la 
glace et de brin de scie o u  erifouis dans l'avoine pour 
l'hiver. Georgiaria Boismenu conserve plus longteinps ses 
viandes grâce au petit fumoir consrniit par son Joseph. Les 
mufs se conservent enfouis dans le sel. Lait, crèine et 
beurre sont gardés dans une boite dans I'eau froide de la 
source ou  du puits. 

La femme est aussi courcirière pour la maisonriée et fait 
prariquement tous les vêtements elle-même. La production 
de laine de six oii sept bêtes comble les besoins annuels de 
la famille, elle la carde et la file pour e n  faire l'étoffe 
nécessaire aux habillements et aux couvertures de lit. Elle 
rricore bas, mitaines, chandails, tiiques, foulards jusque tard 
dans la nuit, à la lueur de la lainpe aprks qiie la prière dei 
soir soit faite et que les enfants soient cocichés, inurmcirant 
des prières pour son homme et ses plus vieux partis en 
foret. Elle travaille au métier pour fabriquer caralognes et 
rideaux qiii habilleront la maison. Elle piclcie à la main les 
belles cocirtes-pointes, seule ou avec des amies. Elle coud 
et rapièce tour le linge de la maisonnée qu'elle lave et 
frotte jusqu'à l'user lorsque la faniille travaille dans le noir. 

Elle esr aussi cle toiis les travaux de terre. Elle épaule 
son homine dans la terre neuve. pile le bois, conduit les 
chevaux durant les labours. Elle est au poulajller, à l'étable, 
:i I'éccirie pour faire boire et nourrir les animaux. Elle cueille 
les œufs, fabrique beurre et savon, trait les vaches dévorées 
par les rnousriques que la chaudière à boucane n'arrive pas 
toujours ;i chasser. Elle fend Ir: hois et fauche à la petite 
faulx. Elle engrange et bat au  n-ioulin, mangeant de la 
poussière comme les hommes. Avec l'aide des enfants, la 
cueille~te des petitç fruits sauvages et celle des patates et des 
navers, la dernière récolte de l'automne. sont siennes. 
En hiver, quand le mari et les fils aînés sont montés au 

chantier, elle prend charge de toute la besogne, même 
enceinte. Par  tous les temps. elle soigne les arijmaux et 
nettoie l'étable. Eilc charroie I'eau à la tonne et au  joug 
depuis 13 source ou sort les bêtes qu'elle mène au puits 
dont elle brise la glace pour en tirer I'eau qu'elle verse dans 

x Nous avions une bonne source chez-nous 
dans le bois. Mon père I'ovoii (reusb ei 
nous menions la r canisse à lait r dedans. 
AursiiBt qu'il avait passe le lait, il brossoii 
Io ctdrne dons I'eau pour qu'elle refroi- 
disse. Nous attendions qu'elle roi! tres 
froide ei nous la vidions dons la a rnniae M 
a la source. Lo crème était bonne et se 
conservait bien. n 

OdCll Landry-BilriColr 1088 



Le charroyage de l'eau d la tonne 
sur un trahau tlré par un cheval 
chez !es ïhismenu. 

s a  iemmm 
CU$LTGGgel,lSt?& 

u t'blé i'ollais foire mon lavage à une 
sourie au pied de Io petite monlogne. 
l'omenais mon linge sale, le  lavois et le 
mmenoir !ou! mouillé dans des seaux. n 

h u r i l t i  Librun-Dlralii 1989 

K Quand les hommes parlaieni pour les 
chantiers l'hiver, il hl la i l  traire les varhss, 
foire le pain, élever la famille, lover à Io 
plonrhe, thorroyer l'eau. Ce n'était pas 
toujours rose. ;) 

Blanthi Boudilos-Gaudriault 1989 

u Dans le temps des foins, ie mettais mon 
bébé dans un (arrose unohé  en arrière 
de la charrette ei moi i'htois sur la charge 
pour placer le foin où les boitines quand 
c'était dons les récoltes de l'avoine. C'était 
pas toujours drôle dons les chaleurs. a 

Alblma Laihai~rUoniird 1977 

a Pendant que mon mari irovoillait en 
forêt ou guidoit, moi  i'ovois soin des 
enfonts, je tirais les vaches ir Io moin. J'oi 
eu dix enfonts, neuf sont vivants. Je 
foisoir le monger, je dodeur, Io iouture, le 
fricoiage. le foisois mon poin. J'oi é ié  
ouvrier et {oi souvenl b!é vétérinaire. 8 

G w r g i î t i  Gidmit-Gamau 1919 

une auge. Elle rentre le bois de la cordée après s'être frayé 
iin chemin à travers les barics de neige accurncilés par le 
vent. 

Quelle force manquille anime ces femmes de L a c - d c i - C e r f ,  

angoissées par  l 'a t tente des nombreux nouveau-nés,  
inquiétt ' .~.~ par le feu, le vent, I'isolemenr, les sinistres 
hurlements des loups dans la forêt toute proche, la traversée 
des hommes amvanr cles chantiers par le grancl lac du  Cerf 
souvenc fort veiirc*iis. blessées par la maladie, les accidents 
oci la mort d'un enfant? 

Avec foi, oiibli de soi, dévociement, optirnisine, elles 
vivent ail jour le jour, profitant des petits bonheurs qui 
passent en n ' a l o u r d i s s a n t  pas le fardeau du jour avec celui 
de la veille ou du .endelnain. Solicles, ingénieuses, sachant 
tout kiire, calculant le moindre sous, elles sont l'âme cle la 
colonic. Fidèles, profondénient atmchées à leur homme, à 
leurs enfants, à la terre o ù  elles versent larmes et sueurs, 
elles &crivent sans le savoir les plus belles pages de l'histoire 
de Lx-du-Cerf. 





/' *< :< 
a vaçue de colonisation de la fin di1 MXe siècle 

! =  laisir  peii de [races agricoles dans le cai i ron 
Dudley. Les terres ouvertes le long de la Livre  à 
cettr pGi.iodc seront abandonilées à cacise de la 

'+& * 
crue des :.;lus de 1930 ou  en  raison des commu- 
nications difficiles qui ohligent les colons à tra- 

verser la rivière en chaloupe ou eri chaland pour atteindre 
le gra ncl chemin enrre Notre-Darne-de-Ponunain et Lac-des- 
Iles. 

C'est surtout la colonisation venue à compter de la 
prerni6i.c guerre mondiale qui développe une agiic~ilrure de 
subsistance d'abord et quelques exploiraticins agricoles 
d'iinportance par la suite. Si plusieurs lots s'avèrent peu 
propices à la c.i.iItu:.e en raison de 1a maigre ferrilité natu- 
relle, du relief acciclenté et de la présence de roches qui 
renden1 trop difficiles Ii~iriljsation de la machinerie agricole. 
Lac-&-Cerf offre cependant deux grands îlots de culture 
intéressarits: u n  prcriuer s'étend entre le petit lac du Cerf, la 
petite rivière d u  Cerf et le lac à Barbotte sur la tievre et le 
scr:orid, plus écendii, court de la baie Bo~iriet Roiige ;iu lac 
?'<>mkin enrre les lacs Mallorine et Baptiste-Lefebvre. Dans le 
premier, les Poirier. Faubert, Landr)~, Boismenci, Cyr, Proulx, 
Dicaire, Gareau, Bondu,  Gougeon et clans le second les 
Filion, Charbonneau, Eunard, Conçtant.ineau, Émard, Barbe, 



Gaudreault, Maillé, Ouimet ,  Gravel, et Bonami mettent 
beaiicoup de temps et de sueur à transformer des lots de 
colonisation eri des terres agricoles qui  compteronr chevaux, 
volailles, inoutons, porcs et entre  h u i t  et dix vaches 
généralement. 

Le paysage agricole y est partout serrihlable. I,e colon 
devient peu à peu cultivateur et sa principale dépendance 
est la grange-érable localisée près de la maison e n  essayant 
de s'en servir conme coupe-vent tout en renant compte de 
I'emplacernent du tas de fumier afin d 'évi ter  les fortes 
odeurs à la maisonnée. Le bâtiment est assez vaste car les 
animaux y séjournent au-delà de six moi:j par année et i l  



Dcs paysages agrlcoleç au nord du 
grand ias du Cerf. 

faur y engmnger le fourrage même si la longueur d e  l'hiver 
ainène le cultivateiir à ne garder que le nombre de vaches 
suffisant pour la  consommation familiale de la i t .  Acix 
premiers jouis de juin, les bêtes sont sorties de I'émhle et 
vivent à l'extérieur lorsque la terre est assez sèche. les nuits 
su ffisa~nilient c.Ii;iiides et l'herbe assez longue. 

Dans les cliamps tour autour poussent sarratin , pomme 
de terre et pois mais le foin et l'avoine à grain sont les deux 
plus importantes cul tures  car la production est surtout  
laitière. Les vaches ne vont pas dans ces charnps l à ;  leurs 



pacages se troiivent en des endroits plus accidentés et plus 
ou moins essouchés selon les terres où, marin et soir, les 
enfants vont les chercher pour la traite Les prés les pliis 
riches sont pour les bêtes ;i cornes er les chevaus alors que 
les mocitons sont placés s u r  des sols plus pauvres, les 
endroirs humides conviennent acix parcs. S'il n'y a pas de 
source d'eau dans le champ, le cultiv:iteur doit y placer de 
grandes auges en  bais qui servent d'abreuvoirs et il doit les 
remplir d'eau régulièrement car une i-;iche lairière boit seize 
litres d'eau qiioridienneinent. Dans le champ, le colon 
prend soin de garder quelques bouquets d'arbres où les 
animaux trouvent refuge contre les chaucLs rayons du soleil 
en été. Le cultivateur garde aiissi une partie de sa terre en 
tf bois debout -> où il coupe son bois de cliaufige et son bois 
de construction. II y entaille aussi les érables au printen-ips 
er y chasse perdrix, chevreuils et lievres. Certains disposeni 
d'un autre lot d'accornmodaticin qui remplit ce rôle. 

Sur la terre, après la floraison des pommiers, merisiers, 
fraisiers, framboisiers, trkfles et margiierites, vient la saison 
des récoltes du foin et de l'avoine dcirant l'&te. Après ces 
deux récoltes, celle des pois se fait en septe~nhre lorsque les 
cosses prennent une teinte jauniire. Après égrenage, les 
pois sont mangés en soiipe. Cuites avec du lard, les fèves 
connaissent le rnêrne sort. La rkcolte cles patates se fait 
quancl la feuille commence a jaunir et à flé~rir. La charrue 
passe alors à côté des planrs pour qiie l'oreille ramène en  
surface le plus grand nombre de pommes cle tetre possible. 
ks enfanls suivent et rarnassent celles qui sont sorties de 
terre alors qiie la mère et les plus vieus (léterrent les autres 
à la pioche. Triées. les patates ahîniées ou trop petites sont 
données acix cochons. Les plus grosses sont placées clans la 
c:ive ec le surplus esr vendu à Monr-Laurier. Les carottes sont 
arrachées en les empoignant par les feui.lles er le coller est 
ensuite coupé afin d'empêcher la racine de v&çt.ter durant 
l'hiver. Les navers et les beiteraves sont arrachks de la tnènie 
façon et laissés un temps à l'air libre pour les faire durcir. 
Ces Iégiimes sont ensuite entreposés d:ins la cave o u  le 
caveaii. La récolre du choci, dont la con.servarjan est plus 
difficile, se L i t  en dernier. Les choux soiit servis en soupe 
ou dans les bouillis. 



Socimise à un cliiiiar plus rigoureux et A une période de 
vegeration plus courte, l'agriculture de Lw-clu-Cerf donne 
des rendements nioindres que sur les  ives de l'Outaouais 
oii dans la plaine du Saint-Laurent. Pendarit longtemps elle 
esr iine écrmomie de subsistance où le cultivateur prodiiit 
pour nourrir sa famille avant tout. La beiirrerie de Lac-des- 
[les, la beurrerie Bernier de Rapide-de-L'Orignal et celle de 
la coopérative agricole à Mont-Laurier constituent les 
preri~icrs débouches pour la crème. Un ou deux cultivateurs 
tirent u n  mince profit de la vente du lait ou de la viande de 
boucherie aux touristes ou au magasin-geokral iManel mais 
tous doivent ajouter un revenu d'appoint pour siibvenir à 
leur famille rion-ihreuse. Certains louent cles chalets érigés 
sur la rive du lac poissonneux qui couche a leur terre. 
Plusie~is, pèrac ct fils aînés, se retrouvent bficherons pour la 
compagnie Maclaren ou  poiir les entrepreneiirs forestiers, 
oiivriers aux moulins à scie Blais, Léonard, Meilleur, 
Paquette, Langevin ct Forest, Martel, Bondu ou Caron, guide 
cle pêche ou de  chasse pour les pourvoiries Boismenu, 
Valiquette ou Wester. Avant la naissance des premiers 
enfants l'épouse accompagne socivent son I-iornme pour 
travailler comnw ciiisinière ail cliantier clurant I'hiver. Les 
filles aînges trouvent aussi dc I'eniploi à I'cntrerien des 
cl-ialcts dans les po~irvoiries. 

Les agriciilteurs de Lac-du-Cerf comptent sur l'appui cle 
n-ionseigneur Joseph-EugSine Limoges, I'évéque de Mont- 
Iaurier entre 1922 et 196j e l  sur celui d'Albiny Paqiiette, le 
député-minisrrr' du comté Labelle entre 1935 et 3958, qui 
ont leur chalet de peche et de villégiature sur le grand lac 
clu Cerf pendant plusieurs années. Si le gouvernement d u  
second rriet sur pied le crédit agricole qui offre cles taux 
d'intérers rCctuirs pour l'achat d'éqciipement et scibventionne 
le drainage des terres. le premier marque profondément 
l'agricult~ire de toute la Haute-Lièvre car i l  perçoit le nioiide 
rural comme I'élérriiirit le plus stable de la société en  raison 
de  son maititien vivace des valeurs sociales et religieuses 
traditionnelles. I I  obtient I'établissen-ient de I'agrcinome 
Victor R;ii.ine qui visite et co~iseille les agriculteurs du  
canton, leur parlant déjà de rnodernisarion er de spécjali- 
sation. 11 fait naître une école d'agriccilture dans son sémi- 
naire à Mont-Laurier oii plusieurs fils et filles de Lac-du-Cerf 



acquièrent les notions cl'organisation d'une ferme, de 
bonne culrure et d'élevage des aniniaux. Ces jeunes Filion, 
Léonard, Émard, Caron, Oicaire prendront la relève des 
parentç qui ont fondé le Cercle agricole pour assurer une 
meillecire connaissarice de I'agriccrltui~e. Regroupés par 
l'agronome Germain Oiiellerte dans le cercle des Jeunes 
agrjcirlteurs qui les anime avec rencontres et séances de t, 
cinéma, les conduit à cliverses expositions et colloques à 
travers le Québec à compter de iuillet 1947, ces vingt-sept 
garçons er filles deviennent des chefs de file. Avec épouses 
qui ont souvent reçu u n e  formation aux écoles rnknagères 
d'Upron o ~ i  de Nominingue, 5 l'école d'Agriculture ou à HubenetYvonWnard,deux 

1'école Normale de   ont-Laurier, ces couple; jouent un rôle jeunes quipreruLonl 
plus tard le rclals de leurs ptrtis à 

social d'importance à la coopérative agricole régionale, au  Lac.du-Cerf. 
conseil municipal, à la cammission scolaire, à la caisse 
populaire d e  Saint-Gérard de Kiamika ou dans l'Union des 
proclucteurs agricoles. Leur appon esr inestimable clans le 
développeinenr de Lac-du-Cerf, 

Ce déploiemenr d'énergie n'ernpêche pas I'agriculnire du 
canton de connaî t re  aussi sa v a g u e  d e  desaffection. 
Plusieurs fils et filles de culti\lateurs d u  canton partent pour 
Mont-Laurier ou pour la région montré;ilaise dans l'espoir 
de trouver un revenu et iin mode de vie pliis satisfi~jsant. 
Ceux qui persevèrcnt modernisent leurs insrallations et 
améliorent leur production. Les terres s'agrandissent et les 
rractecirs se multiplient à compter de  la décennie 1950. La 
machinerie occupe une place grandissante au détriment des 

Une Wtar ion du curé Marcel 
CAlürr 5 l'assemblée dts jeunes 
~Iyiculteurs en novembre 1950. 



(En  I'obsence de son mari  parti ou 
chantier, elle doit tout faire seule : le 
travail de la ferme, la boulangére, la 
couture, le sovon, l'eniretien et I'éducution 
des enfants. Parfois, il lui fallait paser la 
nuit debout pour réchauffer la maison. 
Sage-femme d I'orcasion, elle a mis au 
monde une quarantaine d'enfants. Elle 
nairte aussi le dodeur Elie de Val-Barrette 
i plusieurs reprises. a 

Georgottm Liionard-Dirilri 1477 

c h e v a u x  dont le nombre  diminile.  L e  forgeron Lyen 
Boudrias sc hiit rniii-ariiçien et les ciiltivateiirs deviennent 
producteurs agi-icoles. Les fermes s'ada prent aiix nouvelles 
conditions de I'écono~n~e mais le travail et le soutien de 
toute la faiiiille, é p o u s e  et enfants, d e m e ~ i r e n t  i r i d i ~ -  
pensables à la réussite des exploitations agricoles qui 
continuent à porter le flambeau. 

l a  ferme l é o  e t  Hubed Léonard 
En 1944, après  a v o i r  vendci dii bois pour  l a  soinnie 
nécessaire à Donat  Sainr-Louis de Mont-l.~iurier, Léo et 
Albin:i Léonard achè ten t ,  pour  1500 S, le lot de Paul 
Gaudreault qui rep;irt pour Laprairie. AprCs des années de 
travail et de malchant.e, Léo cède s;i première terre pliis ail 

nord daris le canton ;i son fils aîtié G é r ~ l d  pour s'établir i 
l'ouest dii lac Long sur cette nouvelle terre qui  lui donnera 
beaucocip de satisfaction. Fonement appuyé de son epouse 
et de ses enfiin1.c. il y construit une banne maison et une 
bantie grange  a1oi.s que la crème ramassée par  Albiny 
Re~iinbald poiir la hecirrerie de Mont-Laurier lui rapporre un 
revcIiu jnteress:i~it. 

La famille Léonard présente toujours fièrement son bétail 
aux expositioiis ii:gricoles annuelles qu i  se t iennént iiu 

village. À la suggcction de l'agronome Eugène tortie et de 
I'inspecceur Edgar Forget, elle accepte cle s'inscrire ail 
concours gouv~rneriienul du Mérite agricole en 1953, 1956 
ei 1959# une co~npi.t irion québécoise écheloni~ée sur les 
trois annkes, à mois années d'intervalles. Dès lors toiis les 
membres de la farnillc prennent charge d'une partie d u  
cheptel, vaches. mc.)urons, porcs, volailles. La famille fait le 
grand ménage des bârirnents, balaie. racle, brosse murs et 
planchers, lave a grande eau. Les abreuvoirs, auges, rateliers 
sonr nettoyés, les stalles cles clilevaux solidifiées. Les 
perchoirs des poules sorit nettoyés. Les abords de la maison 
sont fleuris et par ilne belle journée le lair de  chaux, qui sen 
de clésinfectani, est appliqué au blanchissoir sur  roiis les 
bâtiments, à I'inrCrirur comme à l'extérieur. Tout ce travail 
esr indispensable c:ir les jiiges ponent leur attention airtani 
scir la propreté et la tenue genérale cle la ferme que sur le 
soin des  animaux. Les Léonard se classent au deuxième 



ta malson et les bltlments de la 
ferme de Leo et Hubert Léonard i 
l'wiest du lac Long. 

U o  et Abha Léonard avec 
o m  enfants. 

rang a trois reprises, Léo et A.lbina se nikritant ainsi prix e n  
argent et beaux voyages ail chateau Fronteriac à Québec. 
Pour souligner toiit ce travail et cette belle réussite, la ferme 
est le site d'une grande fEte en novembre 1959 à I'occasion 
dci concours des jeunes bovins de la Haute-Lièvre. Le 
couple Leonarcl et ses onze enfants, Lucille, Gérard, 
Géraldine, Georgette, Denis, Gasron, Marcel, Denise, 
Hubert, Liserte et Irénée font alors les choses en grand pour 
accueillir les nombreux invités parmi lesquels on conipte le 
sous-ministre Lalande du ministère de IfAgricul ture, des 



cTroir ans plus tord, il fallait retornmen- 
ter pour  la médaille d'or. (a debordait 
d'effort et de courage. Toute la famille 
s'est mise de la partie. On a agrandi 
foules les parties et blanchi les bitiments 
de la (ove ou grenier. On est parvenu 6 
conserver neuf cent quolre-vingi-neuf 
points sur mille ... Quelle (haleur la nous 
o laif d'ovoir rhussi ... On esi orr ivé  
deuxième ovet voyage à Québec ei un 
prix de 300 $... un vroi voyage de 
noces. ji 

hlbina LmthainvUonard 1977 

représentants des chaînes a l imenta i res  Steiriberg et 
Dominir.in, les a g r o n o m e s  E u g e n e  Lorcie et Gérard  
Beauchamp ainsi que les reporiers de divers journaux et de 
la tCli.visir.,ri d e  R:irlia-Canad:~. Au fi1 cles années, les fermes 
Henri Filioii, Julien Constaniineau, Bernard Caron et Émile 
Saint-Louis se méritent aussi des tionneurs sernblal-iles à ces 
C O ~ C O L I  I'S g(~u~~ernernenfaux'. 

Lii fcrriic.:: où  Léo a i.rigé trois chalets locatifs sur  le bord 
du lac b r i g ,  est ensuite prise en charge par son fils Hilbert 
et son épouse  I-lenriette Soucy 5 compter de l'automne 
1961. Pariiculifirrinent actif, le couple fait accompagner la 
modernisation de la ferme de coiin de forniacion. Impliqués 
au sein de la Société d'agriculnir~e, de la Coopérative cle la 
vallée dt: l a  Lie!-re: de 1'U.P.A. et ç l u  syndicai des pro- 
ducteurs lairkrs, Hubert et 1-Ienrieite voient tout leur travail 
souligné par la remise de la médaille de bronze en 1983 et 
de la méciaille d'or cli.1 Mérire agricole en 1986. 

À compter d e  1968, le couple s'associe à Irénée et 
Micheline: Léonard dans l'exploitation d'une belle krablière 
qui corriptera onze mille cinq cents enrailles. Dès lors, 
anniiellenit.nt, à la fin d u  mois de mars et pendant les 
qi~elqiies senlaines suivantes, alors que les nuits de gel 
alternent avec Ics iours de dégel et que le soleil rechauffe 
1'écort:e des arlvci;, la sève toute spéciale, riche des  sucs de 
l'lliver, rnoritc dans le tronc et s'écoule dans tout leur réseau 
de t u k l u r c  jusqu'à un tuyau rnajeiir, atteignant le résenloir 
par gcrvil;irion. L'érablière Léonard est bien loin de l'époque 
où Eiisèbe Gareitct. Palma Dicaire oii Albérià L é o n a r d  
courriient les érables dans la neige avec un joug et deux 
chaudières qu'ils versaient ensuite dans le tonneau-réservoir 
tiré par iin cheval. En 1989. le groupe se pone acquéreur de 
l'érablière Desharnais clans la municipali~é de Des Ruisseaux 
3 1'entrL.e dl: M o n t - l ~ u r i c r  sur la route arrivant de Lac-des- 
Jles. La &thane à siicre de cette érahlitire leiir permettra de 
servis des repas typiques au  grand public. Iriscrite dans les 
catégories sirop et bonbons à l'érable, l'érablière Léonard se 
classe quatrième sci r cinquanrc-sept panicipants au Festival 
cle l'érable dc Plessisville dans les Bois-Francs en tnai 1992. 

Avec les années, la ferme Leonard di1 lac Long pxsera 
des vaclies iaitières aux bovii-is de boucherie. 



l e s  fermes Armandoza et Bernard Caron 
Après avoir ti.avaiIlé à la bourique à bois de s o n  oncle 
Michel 3 Monr-Laurier pendan t  u n  a n  et 3 la Canzida 
I'looring de Montréal pendant sept :iris, Arinandoza Caron 
de Val-Barrerte vient s'etablir à Lac-du-Cei-f avec son épouse 
Aiice Deschainbacilt a u  printemps 1944. 11 clevient alors 
lxopriétaire de la teri-c de Ludger Charbonneau à l'entrke dii 
village d a n s  le rang neuf et i l  entend établir ses fils sui. des 
rerres avoisinantes. 

La crknîe de la fenne est acheiiiirike 3 Mont-Laurier alors 
qiie l3ernar.d. le fils aîné, livre quelqiies pintes cle lait à 200 
I'uniré dans le village avec une voiturerte tir& p r  iin cliien. 
l'oui, 21jouter ail i.evenu faniilial. Armandoza tr:ivaille aussi 
sur le planeur di1 ii~oulin Langevin et Forest. I I  s'équipe 
ég;ileii~ent d ' u n  planeur et opère iiri  nioulin à scie acliecé à 
Val-des-Bois par la suiie. 

Après avoir fréciiic.nté Henriecte Ouirner ji bicyclerre ou 
avec le rrnctciir paternel ,  Bernard Caron 1'6poiise à 
l 'automne 1949. Le couple s'érabliî s u r  In rerre d'Adé1ar 
Barbe, voisine de celle de son pere o ù  naîrronr leurs onze 
enfaiits, Cla~ide,  Michelle: Lorraine, Denis, Danielle, Yves, 
S y l v a i n ,  Jacques,  Line, B e n o i t  et Suzanne. Bernard y 
c'onslriiit niaison et grange niais la première année s'avère 

Armandoza ci AUce Larori avec 
lem onzc enfants. 



vd/ln rnéliez exiq~anl 
uSi I'U.PA n'avoit pas Iravaillé pour les 
tultivateurs, il n'en rederoit plus un seul 
dons la région de Mont-hurier. Le rulii- 
voteur doit ètre inielligeni. I I  faut qu'il 
soit avocot, adminirtroteur, virerinoire, 
comptable e i  parfois notaire. C'est un 
métier très exigeani. a 

Bimard Coron 1990 

difficile. ne récalrant q u e  trois voyages de foin pour nourrir 
ses citiq vaches. Afin de boucler le budget familial, i l  fait la 
récolte du blé d'inde chez les autres cultivateurs et occupe 
le poste de secrétaire de la municipalité et de la conirnis- 
sion scolaire pendant une dizaine d'années, succédant à 
Henri Ouimet. 

En 1956, incité par monseigneur Godin qu'il guide à la 
chasse sur le grarid lac du Cerf, Remard entreprend de se 
dorer d'animaux piire race et il  incitera son père ii faire de 
n-iemt:. II commence avec cinq têtes et, vendant par la suite 
deux bêtes croisées pour  en  acheter u n e  de  race,  i l  
transforme tout son troupeaii ec s'inscrit au  contrijle 
goiivernemental officiel à compter de  1957. Les fermes de 
son père et d'Henri Filion le suivront dans cette voie. Ce 
contrôle  signifie [ ' accuei l  mensuel  d ' i in  inspecteur  
gouver.nernenta1 qiie l'agriculteur doit ensuite voyager 
jusqu'à la feniie controlée suivante qui se trouve 3 grande 
distance parfois. C e  contrôle scientifique pemlet de inieiix 
corinaîfre les qu:ilitCs de  production cl'une vache et les 
avantages cle la fai1.e vêler oii pas. 

En lgbu,  i Iri dcmande  de I'agronorne Jean Dufour, 
Rerri:-ird Caron quine Lac-du-Cerf pour s'installer ri la ferme 
de l'école d'Agriciilture à Mont-Laurier. T I  confie alors ses 
taurcs  à Gilles Valiquette qui  arr ive  de Mont-Laurier et 
amène ses vaches laitières à l'arrière de la polyvalente de 
Mont-Laurier. Trois ;iris pliiç mrd, il vend  son troupeau laitier 
et revient sur la terre de son père qui compte encore dix 
vaches à Lac-du-Ce*. Il y reprend la production laitiére avec 
uii nniii-cau uoupc-ail achete à Lachute. Duranr toures ces 
a n n e e s ,  i l  se dévoue g r a n d e m e n t  pour l a  c a u s e  d e  
l'agriculture, marchant à Ottawa et à Québec pour obtenir 
augmenta t ion  di1 prix du  lait, c reusage  des fossés, 
égciuttement, rabattement sur l'essence, remises de 70 % des 
taxes municipales et scolaires, ;iiclant les producteurs de 
bois à signer les premières conventions avec les compagnies 
foresrieres et les tnoulins à scie. 

Fiel. de ses bêtes, il participe regulièremenr aux expo- 
sitiuns agricoles de Mont-Laurier, Maniwaki et Fennc-Neuve 
o ù  il se mérite le grand prix du uoupeaci. En 1387, Bernard 
cPcit: son entreprise agric-ole à son fils Denis. 



La ferme Alexis e t  Yvon Léonard 
En 1949, Yvon, dix-neuf ans, le plus jeiine fils cl'Alexis et 
Rose-Enînîa Lkonard, prend la relève de son père sur  la 
fern-ie qu'il exploite au Coin di1 village depuis 1943. Le 
travail en forêt, dans le bois franc ou la pruche, pour Gérarcl 
et Aclrien Uoisnîenu ajoure au revenu mais Yvon est avant 
[out un homnie de la terre. Durant pliisieiirs annees i l  est 
l 'un cles priricipaux des nonibreux participants aux 
expositions agricoles de Lac-du-Cerf qui  sont niarqciées  
d'cine fête clzampêtre, d'un souper et d'une danse dans la 
boutique à bois d'Auguste Désormeaux. 

r' . 

Des scénes de I'expooslUon 
agricole annucllc de IHcdu-Cerf 
durant la decennlc 1950. 



S'étendaiit depuis le Coin du village jusqu'à l'arrière de 
l'é~lise paroissjale de l'autre c6té du mont Alexis, la ferme 
Léoiiard est certe.s I'iine des belles du canton .  Elle est 
équipée de toiite la niachinerie moderne, tracteurs, trayeuse 
automat ique électrique, conduit dans l'étable, laveiise 
automnt.iqiie après 1:i traite. Giiidé par I'agronorne Eugène 
Lortie q u i  lui fa i t  :ictieter des bouvillons au printemps qui 
sont engraissés pc.iur élre revendcis en fkvrier suivant, Yvon 
fait i7exrkrience de l'élevage des boeiifs de boucherie qu'il 
présente aii Salon de I'agrjculnire à Montréal pendant dix 
jours durant qi:atre années. Bemarcl Djcaire, Conrad Maillé, 
Lietre Léonard de Lac-du-Cerf participent aussi 5 ce salon 
avec soisr:;nte autres éleveurs du Québec. Après avoir 
engraissé jusqu'à vingr bouvillons, son expérience lui dicte 
plut& de concentrer son entreprise sur les vaches laitières. 

Yvon, célibataire habitant avec ses parents depuis sa 
naissalice, prendra soin d'eux jusqu'à leur décès. El  vendra 
son exploitarion agricole à Vianney Léonard le fils de son 
frère Leon en '1978. 

l a  ferme Palma e l  Bernard Oicaire 
Né au inornent 06 son grand-père Léon se prociire u n  
:ippareil pour essoiiclier la terre qu'il vient d'acheter de 
Kapoliton Blnjs à la décl-iarge du petit lac du Cerf, Bernard 
Dicaire n'cst pas bien vieux Iorsqu'il quitte l'école Saint- 

Les vaches Laltièr~r de Ia ferme 
Uonard broutant à d m  pas dc 
I'G@ise paroissiale. 



La ferme dc P a h a  et Bernard 
Di~aire k h décliargr du petit lac 
du Cerf. 

Léon pour a i d e r  son gère Palma sur la terre p a t e r n e l l e  et au  
c11;intier l'hiver. À dix-huit ans, il perd son père dans  un 
rragiqiie accident de u n v a i l  1i Ferme-Neuve. Avec sa mère 
Sirnone Lemery et appciye de son épouse Georgctti. Léonard 
et cle ses enfants Gaétan,  Sylvie, Diane. Jean-Pierre et 
Céline, i l  connaîtra les hau ts  et les bas de l'agriculture 

,intes. durarit les clii~itre décennies suiv- 
Au départ, i l  acliere un tracteur neuf et se p r o c u r e  peu à 

peii la inacl-iinerie moderne: presse à foin, m o i s s o n n e u s e -  
b a t t e u s e ,  trayeuse automatiqcie. Bien équipé il peut inême 
offrir ses services aux aumes a g r i c u l t e u r s .  C o n s e i l l é  par les 
agrcinomes, il adapte sa fem~e au marchlt.. En plus de son 
excellent troupeau de vaches laitières donc plusieurs sont de 
race pure, i l  é l è v e  des irioiitons et d e s  porcs qu'il tiie et 
vencl. 11 fait aussi l'élevage de bouvillons de boucherie, 
p a s s a n t  a n n u e l l e m e n t  une seniairie au Salon de l ' a g r i c u l t u r e  
cle Monuéal où ses bêtes sont fol-t ;rppreciées. 

Avec l'achat de l'ancienne terre cl'Hcinoré Faubert q c i i  
aboute le pet i t  lac  du Cerf 2 l'est en 1966, Bernard 
augrnenre inaintenanr sa culrure de pommes de terre qu'il 
en t r epose  dans  les grands bât imen~s c e  la Coopérative 
agricole à Mont-Laurier, à deux pas di1 nouveau clcib de 
golf. À cette fin, l'achat d'une arracheuse automatique vient 

et su72 ails 
a Quand mon père vivait, il rn'nme~oit 
toujours avsr lui. J'éiais son chien de 
porhe et i'aimais bien !o. A l'âge de 
douze ans, il m'envoyait Ii Mont-Lourier 
chercher du gaz dons une remorque. II 
avait confiance en moi. Quand ie I'oi 
perdu, il m'a toujours suivi où ifallais. II 
do i t  très bon et touiours goi. II riait 
ioujours. Nous n'ovonr iomois manqué de 
rien. i'oi conrervb ler biens de mes 
parents et gronds porants comme ilr les 
avaient vus il y a soixante ons. Je suis 
consmoteur et i'airne les vieilles thoser. 
Mon père éioit plus vaillant que moi, il 
airnoit les belles autos. 8 

Bitnard Dl ia l r i  IPBP 

r tes débuts ont eié assez diffitiles ... ma 
mère Simone me vendii so terra un bon 
prix el ainsi i'ai pu arriver. Avec l'aide de 
mo lemme et dos enfants, (out a été assez 
bien. J'ovois acheté un iracteur neuf et 
i'avois toute la machinerie nécessaire. 
J'allois trovoiller pour ler outrer tulii. 
voteun pour m'aider a payer mes rnathi- 
neries ... Les agronomer Btoient présenis 
paur nous aider à ornéliorer notre 
ferme. r~ 
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2~ @te C ~ G H ~ ~ & E C  

chez /ES &ilion 
u Une fête thompê~re devant rbunir ious 
les agrirulteurs du comté o été orgr,nirée 
por Vidor Rarine, notre agronome ré- 
gional, mardi le 24 juillei, sur Io forme 
modèle de monsieur Henri Filion. C'est un 
honneur pour notre paroisse de voir que 
l'un des siens a été retie onnée I'obiet 
d'une atiention particulière de Io pari des 
officiers du minirtere de I'agrirultura. ['es) 

donc un devoir d'v ossisier. L'invitation 
s'odresse oux domes, aux hommes qui 
~'otcupent de Io terre, aux ieuner ogricul- 
leurs et oux jeunes élaveurs. II y oura des 
dérnonstroiions, des tontours d'apprb- 
riaiion et des prix d'encouragement seront 
dimibués. Le programme de Io iournie est 
affiche O la porie de I'église. )) 

Marcol L'A111.r pira 1151 

Hcnci Fiiion observant sa belle 
ferme dans le nord du canton 
Dudley. 

allCger le travail de toute la famille. II f a i t  acissi du sirop 
d'érable au printetnps et le transpofi du bois par camion 
diirant l'automne et l'hiver. 

Bernard Dicaire s'implirlue 2 la commission scolaire et ail 

conseil niiinicipal mais i l  réserve cependant la majeure 
partie de ses heures d'engagement social à des organismes 
agricoles: cercle agricole, coopérative de la Vallée de la 
Lievre, coopérative régionale de Papineau, Cnion des 
producteurs agricoles. Avec Yvon Garenu, Bernard Carori, 
Hubert Léonard er Conrad Lacasse il est de l'imposanie 
i~ianifestation de vingt-cinq rriille iigriculteurs du  Québec 
venus  présenter leur revendications au gouvernement 
Johnson à Québec en 1967. 

l a  ferme Henri e l  Eonrad Filion 
Au fi1 des années, la terre ouverte en  1922 dans le nord dci 
canton Dudley par Henri er hlexina Filioii est devenue une 
des plus Ixlles fermes de la Haute-Lièvre. Tout autour des 
solides hàtiments IA famille Filion cultive pliis de cent acres 
de terre sur quatre lots de large, La cuinire de la patate, de 
la luzerne et la pr~,~cluction des vingr vaches laitières y sont 
scientifiquement r:oritrôlécs. La belle ferme obtient la 
rnédaille cle hronzr en  1953 et la mSdaille d'argent d u  
Mérire agricole en 1') 56 avec bourses en argent et voyages à 
Québec pniir 1c.s propriétaires en guise de récompense. 

- - - .- P.. .L 
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En 1961, Henri et Alexina s'installent dans le village de 
Lac-du-Cerf o ù  ils opéreront pendant qciinze ans  cine 
entreprise de cinq chalets locatifs dans la baie Bonnet 
Rouge. Lecir grande terre du nord-ouest du lac Tomkii-i 
passe aux mains de leur fils Conrad qui  a obtenli de 
remarquables résultats scolaires à l'école d'Agriculture de 
Mont-Laurier. Appuyé de son épouse Huguerte Forget, i l  
entend relever le défi riiais privé d'iine partie di] foui-rage 
nécessaire au troupeau à la suite de la vente de la deuxienie 
ferme de son pkre à Kianiika ii son frère Jean-Paul, il duit 
r.édciire son nombre de  vaches de vingt à treize. Afin de 
reticontrer les paienîents de la feni-ie, il cloit aussi rravailler 
comme bûcheron en forêt durant les inois d'liiver. 

Dans l'espoir d 'un  rneilleur revenu. Conrad change 
I'orienwtion d e  la ferme en passanr des vaches laitières aux  
animaux de bouclierie inais après un accident de travail eii 

for61 il perd l'énergie et la capacité nécessaires à la uans- 
formation et la n-iadernisation de l'entreprise. Son rêve 
s'achève avec la vente de la ferme en 1972. 

l a  ferme Conrad Maillé 
Après qiielques années à ua\7ailler aii moiiliri 5 scie de René 
Meilleur et à couper de la pruche pour Gérard Boismenil et 
Henri  Ouimet  de  I'aiirre côte clu grand lac d u  Cerf, 
traversant soir et matin dans des conditions de  vent parfois 
dangeureuses, Corirad, le fils d'Elz6ar et Dorina Maillé, 
achete la tei-re cl'Eusèbe et Béarrice Gareau a u  nord-ouest 
du  petit lac d u  Cerf en 1960. Cette terre, ouverre par Cyrille 
Poirier e n  1915, n'a pas encore  l 'eau à l'étable et Les 
animaux doivent aller boire aci petit lac voisin de la grange- 
étable. 

Six mois après l'achat de la terre, Conrad commence les 
premières améliorations : eAci dans I'etal-ile, nouvelle grange, 
nouvelle inaison. ALI fil des a n n é e s  tous les anciens  
bâtiments dispaoissent poiir faire place à des constructions 
neuves, le travail en for& aidant à rencontrer les paiemenrs. 

Équipee de toute la machinerie nécessaire, la ferme 
montera jusqu'à vingt-cinq vaches mais sans aide ni relève, 
Conrad abandonne la partie apres vingt-neuf ans de travail. 



l a  ferme Bernard Emard 
Les gmrideiirs et les inisèl-es de I'agriculrure sont aussi le lot 
de Bernard Émard et de son épouse 1-Iélène Maillé qui 
prennent en main l'exploitation de la terre d'Elphége et 
Yvonne Émard à compter de 1962. En plus de l'industrie 
laitière, le couple g entreprend l'élevage de porcelets avec 
cinquante tniies, passant des nuits à surveiller la naissance 
des petits car les truies n'ont pas l'instinct maternel et il faut 
essiiyer et mettre les porcelets au chaud pour n e  pas en  
perdre. 

L'élevage du porc est abandonné en 1967 et la ferme 
reconvertie à l'industrie laitière avec quarante vaclies. La 
production atteint trois cent mille litres de lait indcistriel 
annuellemeni: et certains hivers l'étable abrite juçqu'à quaue- 
vingts têtes de hi-rsil. Aidé des enfants dès leur jeune âge, le 
couple trüvaille sans relâche car la traite quotidierine ne  
laisse pas ileaucoup de répit. L'entreprise est la première à 
Erre équipée d'un nettoyeur d'étable auton-iatiqiie. Un 
condiiit dans l'érable permet d'évirer le transport manuel de 
vingt-cinq à trente chaudières à lait à toutes les traites. La 
ferme esr aussi équ ipée  d'lin silo vertical avec videur 
au tornaticlue. liiuït. :.:ette transformation laisse interrogateurs 
les agriculteurs nostalgiqiies qui se rappellent ces journées 
de septembre uù il fallail battre le grain couvens de sueur et 
de poussiere. la manœuvre necessitant alors jusqu'à six 
per+onnes dont deux enfants q u i  vidaient les casseaiix à 
mesure qu'ils se remplissaient de grains. Le moiilin à battre 
$tail alors mû par un -horse power>-, trottoir incliné de 
niarches d'érable actionné par le pas d'un ou deiix chevaux. 

L'entreprise agricole des Émard sera décorée de l'ordre 
d u  Mérite agr icole  avec voyage  à Québec pour ses 
propriétaires mais elle connaîtra cependant une fin bien 
triste. Après une difficile cause judiciaire occasionnée par 
I'iinpmdcnce routière d'un employé en jriillet 1977, Bernard 
doit vendre  son bétail et son  quota laitier pour  payer 
amendes et avocats. Le rn.alheureux incendie de son étable 
en  mars 1981 viendra mettre fin 3 son rêve d'industrie 
Iait.iCrcx. 



l a  ferme Malhias Léonard 
Après l'achat dt. la terre de leur beau-frère Alcide Gravel a u  
milieu de la décennie 1960, Mathias et Alberc.ine Léonard la 
uansformei~r graduellement en  une belle fenne inodèle. Ils 
y font ériger une nouvelle inaison et une grange-étable avec 
tout l'équipemenr nécessaire. 

ALI décès de Mathias en 1984, son fils Gilbert prend la 
relE.ve sur la ferme du rang neuf. Le l;tit produit par le 
troupeau de vingt vaches laitieres est d'excellente qualité et 
se n ~ é r i ~ e ,  e n  1988, le premier prix pour le lait de  
transformarion dans route la Haute-Liévre, clepuis Notre- 
Daine-de-Pontmain jusqu'à Sainte-Anne-du-Lac. 

Après soixante-quinze ans, la production tient bon à Lac- 
du-Cerf mais les difficultés er les inquiétudes sont encore 
nombreuses: le manque de releve, le coiir élevé de 1';ichar 
d'une ferme pour les jeunes agriciiltr:urs, la tluctuation des 
taux d'intérêt, l'augmentation des coûts d'exploitation avec 
la hausse vertigineuse du prix cles herbicides, des insec- 
ticides et des engrais. 





L'ÉCONOMIE FORESTIERE 



/ Eibutee avec les enrrepreneurs forestiers Baster 
P/ Bowrnan et Lévi s  Bigelow de  Buckingliarn à 

: compter des années 1824 er 1826, la coupe 
; forestiére dans tout le bassin de la Lièvre devienr 

l'excliisivitC de la compagnie jarnes Maclaren à 
partir de 1901 

A compter de 1876, les bûcherons du chantier Kenaiid 
sont à l'œuvre au  sud de la baie Laplante du petit lac du 
Cerf. Par la suite, pins, épinettes et pruclies du canton 
Dudley sont principalement coupes 2 l'est du lac Baptisie-  DU?^ a h z  Lefebvre et du grand lac du Cerf en  direction du lac Santa 

u l e  m'en allais un jour ou grand lot du 
Cerf visiter le rhaniier d'un (jobber 8 du 
nom de los Blois ... ie me trompai de rouie 
al i'orrivoi sur le pelit lm du Cerf. l e  f is le 
lour du petit lot espérant lrouver un 
chemin qui me conduirait au grand. Ayoni 
Irouvé un rétréci - je ne savais par qu'il 
ne geloit jarnoir même pur les plus gros 
froids - ia m'embarquai dessus. A peins 
ai-je fait quelques pas dessus que i'en- 
iends croquer la glace. l e  rebroussai 
chemin ei reiournai sur mes pas. 3 

lor.yk k b r i n  19M 

Maiia et du lac Croche. Les enuepreneiirs forestiers coupant 
alors le bois pour la con~pagnie Maclaren y sont Bill Doggs 
qui construit la glissoue ail dessus de la rivi&re souterraine à 
la détliarge du petit lac du Cerf, Jean-Baptiste Lefebvre qui  
donne son nom au lac, Calis~e Grenier et joseph Blajs qui a 
aménagé lin chaland poiir traverser la Lièvre à la hauteur du 
lac à Uarbotte afin d'amener hommes et chevaux aux camps 
de son chantier, Diirant la première ri-ioitiC du ime siècle, 
Adélard Consrantineriu et Joseph Reaulieu cle Noue-Dari-ie- 
de-Pontmain,  Palma Dicaire, Yvon Gareau et Albéria 
Léonard de Lac-du-Cerf prendront leur relève. Emre 1748 et 
1962, employant iine douzaine d'hommes, Gérard et Adrien 
Boismenu y coupttni la pmcl-ie pour la compagnie Maclaren 
durant l'été et le bois franc poiir Albert Bacman de Mont- 
Laiirier duranr l'hiver. 



Une mnë de la compsgnieJamcs Maclaren indique I'cmplacenient du 
chander Renaud au sud du pdt  lac du Cerf en 1876. 

? - -.F- v- ' " " T m  

La coupe foetiére avec haches et 
godendm dans les h&ts du 
canton Dudiey. 



Dcux LiBcbemns et leurs chevaux 
LTaversant le p n d  lac du Cerf en 
chaland 



Au cours des premières décennies cle colonisatioti de 
Lac-du-Cerf, prdtiquemenr rous les ho~-i~r,iies établis dans le 
canton, Arbic, Turpin, Faubert, Boismenii, Landry, Leonarcl, 
Éinard, Consrantineau, Charbonneau, Dicaire. Ouimet, 
Gareau, Gougean rravaillenr à la liache et au  godendarc 
dans  les chantiers de la iMacI;ircri entre septembre er 
P5qiie.s afin d'ajouter un revenii d'appoint à la terre qu'ils 
sont 3 défricher. Ils s'y amènent à pied avec leurs fils aînés 
parfois âgés d'à peine douze ans ec une paire de bons 
chevaux pour certains. En 1923. ce iravail d e  bûcheron 
rapporte 1 $ par jour mais varie si I'homnie clouvre avec son 
çl-ieval. Dix ans plus tard, durant la crise économique, le 
salaire du bccheron René Ouiinet atteindra à peine 50 4 
quoticliennement. 

Ces l-iomnies bûchent et scienc à I'cst du canton Di~dley 
en  suivant le ruisseau Flood mais ailleurs kgalement en 
Haute-Lièvre, à la Babiche, à la rivière du Sourd, au niisseau 
clu Diable, à la montagne dci Diable, au  lac Niideaii. a u  nord 
de la fernie Tapini, sur le grand lac B:isk:itong et même aci 
Témiscamingue où qiielques uns iront gagner In somme 
nécessaire pour prendre épouse sans redescendre à Lac-du- 
Cerf pour le temps des fêres. Certains de ces jeunes bûche- 
rons de treize ou qiiatorze ans deviendront 6 leur coiir des 
entrepreneurs forestiers quelques années plus tard. 

À l'arrivée sur le site de la coupe, la première câche est 
souvent ln construction du camp où les t,Ûcherons passent 
l'hiver. Le bâtiment rustique es[ 1.iabitiielle.tnenr érigé sur un 
petit plateau afin d'éviter les inconvénierits des eaux d u  
clégel a u  printemps. Le site choisi est iclkalement a u  centre 
de la coupe à Fdire afin que les hommes n'aient pas plus de 
trois niilles à faire datis rous les sens pour effectuer leur 
trdvail. Avec les années. les carnps passent des rnodesces 
can-ibuses avec grarid foyer de cyendre au centre et toit e n  
auges de cédre il des construcrions améliorées où la cuisine 
er les dortoirs sont sépares. Les premiers chantiers de Lac- 
du-Cerf sont faits d e  bois rond. Des arbres ébranchés sont 
posés par terre de manière à fonnei un carre ec une incision 
est faite aux enrémités de cl-iaqiie tronc afin d'einbdter les 
arbres placés dans le sens contraire. La construction s'élève 
airisi par des couches d'arbres siiperposés. Les interstices 
entre les arbres sont calfeutrks avec de la mousse c.)u de 

a: l'ai trovoillb sur la ferme jusqu'n quinze 
ans. Je suis olorr ollé travailler dons la 
montagne du Diable pour un controdeur. 
l e  bûchais au godendorî et I'orgeni que je 
faisais, ie  la ramenais à mas parents 
jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. J'pi iro- 
voillé cinq ans pour Oarnose Mithoudville 
0 Vol Viger. Je bùthais, ie pilais. n 
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l'écorce de cèdre. Le toit, légèrement en pente, est formé de 
planches fenducs recouvertes avec du papier goudronné 
maintenil en place par des lattes. Le camp où donnent plus 
de trente Iiommes sur des couchettes superposees est 
chauffé avec i i r i  11~1.il métalliqiie monté sur quatre petites 
pattes de fcr cliii donrie l'impression d'une grosse tniie au 
centre de la place. Les b û c h e r o n s  y éralent tout près 
chaussons er mitaines afin de les faire sécher et réchauffer 
poiir le lendemain. Qiielques sièges, irne ineule et cles 
,pierres à aiguiser, des lampes 5 l'huile, i in  iniroir et le 
necessaire de toiletre de cl-iacun cornplèterit I'ameubleinent. 

Au bour des lorigues tables et des bancs du camp sen1ant 
de cuisine u6ne un gros poêle où, aidé d'un jeune garçon, 
le cuisinier ou  la cuisiniér.e prépare les repas: pain, fèves. 
grillades de lard, soupe aux pois, mélr,!sse et thé tr.i.s fort. 
L'éciirie pour les chevaux et des abris pour protkger le foin 
et la noumnire sont les aiitres bâtiments. Dans ces camps et 
au rravail. les contremaîtres joseph Morin, Willy Kelly, 
Rodolphe Saint-Louis ei les autres sont les cléposiraires 
absolus de I'autorite et n'ont de compte à rendre qu'à la 
cori-ipiignie Maclaren oii l'entrepreneur forestier qui les 
emploie. 

Apres avoir déjeuné tôt le niacin, avoir attelé leurs 
chevaux er installé le bois de travers d'où part ia chaîne à 
piler, les hommes uavaillent à la Iiache et au godend;irt en 
éqiiipc d e  deux avant l'apparition des scies à chaîne; ce 
diir travail explique le nombre resrreint d'iirbres abattus en 
une journée r.t !a haureur de la coupe sur les plus vieilles 
soiiches encore visibles dans le canton. 

Aprks l'abattage et l'ébrancliage, le bois coupé en lon- 
gueur  de douze et  seize pieds (4 et 5 métres) est ensuite 
nionté siir un tr:iîneau à I'aicle d'un bois de uavers coché et 
d'un pic inuni d'un crochet. Les charretiers ai~iènent ensuite 
ces b i l l o ~  dans des chemins difficiles qu'ils doivent entre- 
tenir tout l'hiver en les gla~anr et en y travaillant la neige 
avec la [it'lle e l  les pieds. Le bois est amené jusquiaux 
niisseaux Flood et Croche et clescend par les dangereuses 
polies de l'Enfer jusqu'à la baie Lefebvre dii grand lac du 
Cerf. Ce t ~ i v a i l  est exigeanc et nécessite des homn~es forts et 
travailleurs d'autanr qcie les contr.en-iaîtres y sont parfois 
d'une dureté extrCnit.. 



Depuis la baie Lefebvre: une partie di] bois coiipé pren- 
dra plus tard le chemin glacé entrecenu par Léo Léonard e n  
passant p a r  les lacs Baptiste-Lefebvre et Tornkin pour 
atteindre le grand cllemin jusqii'aii rnoulin ri scie d'Oscar 
Flamand à Saint-Gérard de Kiainika. La majeure partie d u  
bois quitte cependant le canron par les eaux. Après la fonte 
de la glace au  printemps, le bois accuniulé dans la baie 
Lefebvre est dravé jusqii'à la rivière soutemine i I'ociest e n  
empruntatit la passe q u i  relie les deux lacs d u  Cerf. Ce 
travail se fait la nuit, à la lueur des fanaux, pour éviter les 
forts vents du grand lac. L'opération s'effectue à I'nide d'un 
cabestan, iin grand radeau sitrmonté d'une grosse souclie 
encochée soliclement fixée au centre. Alors qu'un premier 
groupe de draveurs telie une bonne quaiitité de billots au 
cabestan à l'aide d'un boom, u n  acitre groupe va jcter une 
ancre reliée au radeau % iin mille (1,6 kilcirne~res) a u  large. 
I..a ch:irge de billots et le cabestan franchirsenr ensiiire cette 
distance en une heure et demi griice à la force d'un beuf 
ou d'un cheval rirant sur le câble de I'iincre. L'animal monté 
sur  le cabestan tourne lentcrnent acitour d u  treuil et 
rapproche ainsi la charge de billots de la pesée, un homme 
voyant à ce qiie le câble s'enroule bien autour cle l'arbre 
central. Cette traversée des deux lacs du Cerf, de mille en 
mille jiisqci'à la dam à la décharge du pecit lac dci Cerf, dure 
toute la nuit. En ramant durant tout le jour, l'équipe des 

M charretiers à l'oeuvre dans les 
chanciers & Lac-du-Cerf. 

2 6  Bzme sur Je3 

lacs 815 %rjf 
v 

a Nous iraversions le boom sur le grand 
lot du [erf. Une rhaloupe de drove avec 
qualre rameurs olloit ieter l'antre au 
large. Quand f'onrre Btaii acrrorhée, le 
cheval roulaii le cible de bois autour du 
a taureau ii pendan1 qu'un homme sunieil- 
lait pour ne par qu'il se mèle. Le Irovail se 
fairail la nuit ei cfeiait plus facile quand il 
y ovoit bon veni. u 

Yvon bureau 1989 

a Au printamps, Io compagnie Modaren 
arrivait ove[ son bois pour le dexendre 
dons lo sslide)) à la dhhorge du lot du 
Cerf. Ils amenaient le bois à Io usl ide~ de 
quatre pieds de large et cinq cents pieds 
de long. II y ovoit des hommes en haui 
ovet leur gaffe pour envoyer le bois dons 
lu u slide B. 

hmlli Solni-Loulr 1989 



r J'oi rommenré à drover 8 quotone ans. 
l e s  journies étoient dures: quinze, seize 
heures pot jour, quatre repas, de la 
brunonte le matin a la brunonte le soir. la 
nourriture éioii solide: de la roupe aux 
pois, der baans, des grillades. Nous mon- 
gions dehors, sur nos genoux, penchés 
pour ne pas qu'il mouille dons notre phi. 
Nous dormions dans une lente de toile, 
souvent dktrempés dons des touverier 
toutes tremoees. fi 

draverirs d'Adrien Demers ramène ensuite cabestan et 
chevaux jusqu'à leur point de départ pour  préparer la 
trnve1-si.e de la nuit suivante. Ce long uavail dure pendant 
un rnois à toiis les printemps. 

À la décharge du petit lac du Cerf, l'obstacle de la rivière 
soliterraine esr franchi griice à une glissoire a bois de  
400 pieds (335 mètres) de longueur qui descend en  tournant 
jusqu'à la petite r iv i f  re du Cerf en contre bas. La porte de la 
glil;?;uire niivene, Ir.: bois et l'eau s'engagent dans cette auge 
de !i ~iietls (2 niètres) de large. Des côtés hauts de cinq 
pieds (1,s nititre) eriipêchent les b i l l o ~  de sauter en bas. 
Toiit le bois descend assez rapideme~it sous l'œil vigilant 
d'un drrivtrur qui surveille les embâcles possibles, comman- 
dant l'arrêt des operations i l'aide d'un drapeau lorsqu'cin 
prol.)lcme se pose au tournant de la glissoire. Rendu en  bas, 
le bois passera devant le moulin à scie de Napoléon Blais 
érigé du côté nord de la rive en 1924. Par la petite rivière du 
Cerf, il atteint ensuite la rivière du Lièvre à la hauteur de ITle 
Longue où Émile Saint-Louis est chargé de mettre en place 
le boom qui  l'empêche de s'échouer dans les parties les 
plus basses le long des rives. 

Les billots sont ainsi acheminés en flortanr et en descen- 
dant dalis les autres glissoires aménagées en  aval jusqu'aux 
rnoulins de la compagnie Maclaren, à Buckimgham pour le 

Yrnn t i i r i i u  1119 papier Cr I; Masson pour le bois de sciage. Entre lÏle Longue 
er le sud cle la Lit-lire, les draveurs mangent et dorment en 
plein air sous de grarides bâches. 

S ' e s s o r  Oes ~ n a w l i n s  
scie L'INOUSTAIE OU SCIAGE 

u t e  prolongement de la voie ferrhe 
jusqu'à la libvre va permettre un dhve- 
loppement remarquable de l'industrie du 
sciage. Les permis de coupe émis dbpos- 
seni bientôi les reni millions de pieds 
annuellemeni er Von compta plus d'une 
tentoine de moulins à scie, de diverses 
irnpottantes, permanents ou porlatifs, 
dans un rayon de quarante milles autour 
du terminus ferrovioire Q Mont-laurier. a 

Lut Couisol 1915 

l e  moulin à scie de Napaléon Elaiç 
La première scierie entrée eri opération à Lac-dci-Cerf est 
celle de Napoléon Blais sur la petite riviere du Cerf, à la 
décliai,p~: du  petit lac du Cerf, en  1924. Elle demeurera en 
marche iusqu'à la montée des eaux de la petite riviere en 
1930. 

Aprés avoir vendu sa manufacture de partes et de ch5ssis 
de Mont-Laurier à l'industriel Samuel 41 Bidou *, Ouellette qcii 
désire diversifier son entreprise de sciage, Napoléon Blais 



vient ç'ktablir au pied de la glissoire 5 la sortie de la riviere 
souterraine en 1922.  D'Arthur Saint-Louis d u  lac Écho, i l  
nchère les lotç qui longent la petite rivière du Ceif a u  nord, 
depuis le petit lac du Cerf jusqu'à la rivière du Lievre. Afin 
de l'aider dans son entreprise de sc.i;igl' et clans le défri- 
chernent de ses lots, il engage EusCbt. Saint-Louis, I'iin cle 
ses enîployés préposé au charroyage cle la croûte et du bran 
de scie alors qu'il apérait iine autre scierie en hice de l'île 
Major sur la rive est du lac cles [les. Eusèlle, qiii a clG vendre 
la coupe de bois de son lot de Lac-des-Iles à Samuel 
Ouellette afin de payer un moteur qu'il avait acherk pour 
opérer une sciene en sociétk avec Pierre Boiîicalzi, s'améne 
a Lac-du-Cerf. 11 arrive avec ses deux fils ~ucien-filnile 
doiize ans et Herméiis-Donat dix ans, a i i  debut de juillet 
1922, dans I'~express)a d'Alcide Lauzon, u n  oncle de la 
famille venu travailler avec eux. Arrivés au départ pour 
dkfricl-ier le lot de colonisation de Napoléon Blais, ti-Mil, ri- 
Mus et leur père Eusèbe se logent d'al:iord dans u n  petit 
chantier érigé par leur oncle Ar~li i ir  Saint-Louis avant de 
s'installer etisuite a u  pied de la glissoire-: dans le camp du 
gardien Ror-ideau qui surveille dam er glissoire pour la 
compagnie Maclaren 5 cliaque printemps. Il s'agit cl un bien 
modeste chancier qui  n'a que trois côtés, le quatrièine étant 
foriné par le galet ii l'arrière. Eusebe y fait la cuisine et 

Napolhn Biais. le propriétaire du 
moulLi iï scie sur la rive nord de 
la pedie rivière du Cerf d L? sortie 
de la rivlere souterraine. 

u II y ovait 1111 comp à trois pam de sepi 
ou huit pieds carres. Le quairihme tôle, 
c'étai! le golet. Nous étions fiers et heu- 
reux romme des rois, nous entendions 
passer l'eau Io nuit. Hous faisiom une vie 
heureuse malgré noire pouvreié. Nous 
mangiom bien. Monsieur Napoléon Blois 
nous omenait des provisions. A tous les 
samedis il monioit à Moni-Laurier en 
voiture. o 

inillm s i ~ t t t - ~ ~ ~ l ~  I V ~ P  

La f a d e  d'Eusèbe Sainr-Louis 
arrivée à bc4u-Cerfcn 1922. 



apprend à ses fils 5 faire la sauce sans trop de 4. inortons n. 
Aidés de q ~ i e l q u e s  colons, Faubert, Prézeau, Raymond, 
Beaiilieu, établis dans les environs, les Saint-Louis defrichent 
environ dix-huit acres de terre durant ce premier été, se 
permettarit inêmc d ' a l lumer  des feux d'abattis malgré les 
interdits dib la c-cirnpagnie Maclaren. A l'automne, logés chez 
leur rante Ed~riire Beaulieu, les deux garçons retournent sur 
les bancs dc l'école à Notre-Dame-de-Pontmain avant de 
revenir aider leur père l'été suivant. 

Après  avoir fait ériger une dam pour garder l'eau à un 
niveau constant ai l  grailcl depla is i r  de la compagnie 
Maclaren qui descend le bois sur la petite rivière, Napoléon 
Blais entreprend la ccinstmctiori de son moulin à scie en 
1924 avec l e s  Saint-Louis et  d'autres ocivriers venus de 
Notre-Dame-de-Pontniajn. Par  une e n t r é e  de 20 pieds 
(6 nietces) d e  long et de 8 pieds (2,5 tnèues) de haut qui 
descend de 3 pieds (1 mètre),  l'eau sous pression y fait 
tourner deux nirbines de trente-cinq et quarame-cinq forces 
qui  iir.tionrii.rir la scierie. Le mouliri à deux émges comprend 
aussi iine machine 5 lanes et une machine 5 bardeaux. 

Un dmsin dyvon Tremblas d'après un croqds d'Eugène Émard 
repkscntanr le moulin scie de Napoléon Biais sur la petite rlviere 
du Cerf. 



L'année suivante, Napoléon Blais entreprend la construc- 
tion de la maison 3 deux étages sur les hauteurs rocheiistts 
au  nord de la petite rivière. Lucien et Joseph BisaiIlon, 
Palina Bondu er David Roherr y travaillent coinine mencii- 
siers et ouvriers alors que Josepli Boisinenu er le jeune 
Donat Saint-Louis sont chargés de la pose des bardeaux de  
cèdre scir le toit. Après avoir vendu sa belle inaison de la 
rcie Mercier au doçtecir Louis-Marie Grignon, i l  s'y installe 
avec son épouse Exilia Allen et ses qua.rxe eiifatits Claire, 
Philippe, Marie-Anna et Vianney. 

De leur côré Eusèbe Saint-Louis et ses fils quittent aussi le 
rnodeste chantier à trois pans ciù le dégel du printemps les 
laisse litteralement à la flotte, pour s'ériger cine petite 
maison de l'autre cOté de la petite rivière di1 Cerf siir des 
lots de colonisation qu'ils entreprennent de défricher. Ils y 
vivront des beures d'angoisse alors que la petite binette,  
l'une des qciatre filles de la Fdmille, se perd en forêt pendant 
deux jours en mai. Après des heures d e  recherche en 
direction de la baie Laplante et l'aide d'uiie cinqcianraine de 
draveurs dirigés par Basile Tnidel mivranr tout près, elle 
resson du bois ;[près deux nuits, coniplètement noircie par 
la cendre des bnilis, siir la terre d'Eusèbe Gai.eaii à l'est du 
lac Écho, le bruit cles bateaux de drave l'ayant guidée 
jusqu'à la Lièvre. 

En opération pendant six ans, le moulin a scie eniploie 
une dizaine d'hommes, Saint-Loiiis, Bondii ,  Grenier,  
Seaiilieu, Lefebvre, Désorineaus, Émard, Maillé, Martel qui 
viennent du canton er de Notre-Dame-de-Porirmain pour 
travailler à raison de 1 ou 2 $ par jour selon l'expkrience. 
Les colons de Lac-du-Cerf y fonr scier bouleacix, sapins, 
épinettes, pins et trembles. Les loiirdes charges de bois franc 
utilisé polir la fabrication d e  planchers  sonr ensui te  
descendues avec des chevaux à Mont-laurier alors que les 
voyages de bois moci sont acheminés à la gare de & i l -  

Barrette pour êue expédiés vers Montre-al. Avec l'addition 
d'une boutique à bois dans le haut d u  moiilin, Uonar Sainr- 
louis, rapide, I~abile et apprécie de Napoléon Blais, cesse 
d'encaisser l e  bardeau pour y travailler sur les diverses 
machines, pour corroyer, planer, scier et snortaiser le bois 
avec Henri Bisaillori. 11s y fabriquent portes et chassis en 
gr;inde qiianrité, u n  meuble  pour le restaiirant James 

La construction de la grange- 
etabte de Napoléon Blab en 1925. 

, 
s a n ~ l  el &mih 
@ Ç a i i z l - ~ o l ~ i s  
u Oonoi, r'éiait u n  bon homme. C'est lui 
qui taillai1 les thossis ove( monsieur 
BisaiIlon. Monsieur Blois ne l e  gordoii pus 
pour faire des gros Irovaux, pour scier de 
la croûte tomme nous outres ... t'iioii son 
prhfbrb. Je l'ai vu souveril O quoire poties 
en troin de taisser le bordeou ... Vers irois 
heures de l'après-midi, ie voyais passer 
€mile Soin!-Louis avec une belle k: team 
de chevoux gris, rhorgk de thiissis, de 
pories et de bois ernbouveié. I I  s'en allait 
a Monl-Laurier et dertendoit la nuit en 
possonî por Io ferme Rouge. 8 

Eugbn. kmird 1 P I 9  



Marano fi Mon[-Laiirier et rnême un  gros bateau de 24 pieds 
(7 mètres) pour l i r e  la drave su r  le grand I;ic du  Cerf. 
L'imposante embarcation sert aussi aux f:imilles établies près 
dii moulin pour se rendre à la inesse dominicale à Notre- 
Dame-de-Pontinain, sautant par dessiis le boom en amvant 
à la rivière du Lièv1.e. 

Durant plus de c-lçiix ans ,  les employés d u  moulin, 
habitués à la saiice bnine et au lard salé, seront aux  anges 
avec la boiine cuisine de Marie-Louise Lefebvre alors que 
ses grands-pères lb, ses pâtés aux framboises et ses ci pâtes 
Fajcs de irois rangs de pâte au beurre entre-coupés de trojs 
rangs de patates, oignons et viande, sont des régals. 

Le moulin à scie esr aussi le théâtre d ' u n  tragjque 
accidenr en juiller 1929 alors qu'Eusèbe Saint-Louis, œiivrant 
à charroyer croule et bran de scie avec cheval et tombereau, 
est bmralement h;ippé par une  force courroie sous le moulin 
et violemment projeté dans un trou de turbine. Alerté, son 
fils Donat,  qui  travaille alors en  liaut d a n s  la scierie, 
s'empresse d':ir.iGter le moulin pour le voir aussitôt ressortir 
e n  lambeaux, un  bras arraché mais toujours conscient. 
Accourue sur  les lieux, Marie-Anne Landry réussir a faire 
cesser l'liémor'ragie avec cataplasme de feu illes de tabac. 
Amené en .express- à la ferme Beaulieu de l'autre côté de 
la Lièvre, le inalheureux est ensuite transporté à l'hôpital de 
Buckingliain où, avec le foie dechiré par les côtes brisées, il 
décede durant la nuit. 

Avec I'ércction du barrage des cèdres A Notre-Dame-du- 
Laus afin de régulrir-iser les eaux de la Lièvre e n  1930, la 
crue de la petite rivière du  Cerf oblige Napoléon Blais à 
mettre fin aux opérations de son rnocilin. L'année suivatite 
marque aussi. la fin de I'iitilisation de la glissoire à bois au- 
dessus de 1;i rivière sourerrajne; le bois coupé à l'est d u  
grand lac du Cerf sera désormais sorti par camions. 

Les Blais repartent pour Mont-Laurier avec tristesse car la 
Providence a voulu qu'ils perdent leurs jeunes enfants à Lac- 
du-Cerf. Leur terre est rachetée par Léon et Rose de Lima 
Dicaire du lac à Foin qui laissent la leur en parcie inondée à 
leur fils Joseph pour venir s'établir à Lac:-du-Cerf avec leurs 
autres enfanw. 

Le moiilin à scie disparu, Émile et Donat Saint-Louis 
épouscronr bienthr, eIi février 1936 er en mai 1937, les 



deux smurs Georgiaria et Béatrice, les filles de Josepli et 
Georgiana Boismenu Etablis au petit lac d u  Cerf depiiis 
1918. Emile et Georgiaria s'établissent sur  l'ile Longue dans 
la paroisse de Notre-Dame-de-Politmaiil o ù  ils élèveront 
iine famille de seize enfarits. De leiir cet& Donat et Béatrice 
s'installeront plutôt à Mont-Laurier pour élever leur fille et 
l e u r s  treize ga rçons .  E n  charge des  1-iommes et des 
machines dans la nouvelle entreprise de Napoléon Nais sur 
le ruisseau Villemaire à Moitr-Laurier, Donat en deviendra 
propriétaire en 1939, perpétuant ainsi penclarit des années, 
à Rapide-de-l'Orignal et su r  la nie Achim par l a  suite, 
l'industrie du bois de sciage initiée 2 Lic-des-lles par son 
père Eusèbe ail clébut du siècle. 

l e  moulin à scie d'llexa~dre Léonard 
En raison de la disparition du n-ioiilin de Napoléon Blais en  
1930, le sciage du bois à Lac-clu-Cerf devient dès lors 
l'affaire quasi exclusive de la scierie transportable de Johny 
Nadeau du Wabassee qui opère depuis plusieurs années en 
s'inscallan~ temporairement ici et là dans le canton. Opéraoc 
au nord de la baie Honnet Roiige en 1939, le moiiliri portatif 
transforme non seulement le bois amené avec cles chevaux 
par les colons mais aussi celiii d1HermcinégiIde Valiquette 
coupé au ruisseau Flood et dravé par le grand lac du Cerf 
jusque dans la baie. Aiclé de Léon Léonard et de son beau- 
f rè re  Georges Racine, Johriy N a d e a u  )? scie jusqii'à 
4 000 pieds (1 370 mètres) par jour. 

En 1940, Alexandre Léonard occupe le inêrne endroit et y 
installe de F~çan stationnaire le moulin 5 scie transportable 
qiie son père Alexis opère sur sa terre dans le nord du 
canton depuis son achar à Val-Limoges quinze ans plus tôt. 
Cette scierie transforme le bois des cultivateurs i cet endroit 
pendant quatorze ans  alors qu'en 1954, apres un sérieiix 
accident de travail à Val-des-Bois, Alexandre dérnén:ige 
moulin à scie et maison sur la route 311, plus au  nord q u e  
la scierie d ' h a n d o z a  Caron et celle d? René  meilleur de 
Val-Barrette érigée près du lac Long dix ans pliis tôt. Le 
dEplacernent de son moiilin scir le iot de son beau-père 
Julien Constantineau permet à Alexandre de céder son 
termin au pied du mont Alexis pour une nouvelle orienca- 
tion di1 chemin conduisant 8 l'église dans la baie pliis à l'est. 



Un petit moulln a sde adonné ' ' 

par les pas des chevaux montés 2 

sur un -home-pwçerc. 

{{ l e ç  lnduslries de lac-du-lerf 3 
Arrivé pour construire la n-iaison de Rosario et Berthe Wester 
en 1939, Armand Paquerte entreprend la construction d'une 
scierie au  fond de la baie Bonnet  Rouge sur un  terrain 
acheri. de Joseph Boismenu l'année suivante. Pendant 
quatre ans, il y scie le bois des cultivateurs du matin au soir 
avant de s'associer à Auguste Désormeaux et Origène Martel 
pour lancer 4. Les Industries de Lac-du-Cerf ). en  1944. 

De son côté, après l'incendie de la boutique à bois q u e  
son père et lui opèrent à la décharge du lac des Écorces 
depuis trois ans, Origène Martel vient s'établir à Lac-du-Cerf 
avec son épouse Laurette Ouitnet et ses onze enfants au 
printemps de 1944. Après quelques semaines passées dans 
le chalet des Pins Rouges au  fond de la baie Bonriet Rouge, 



la faniille Martel ainénage dans une grande maison de 
64 X 34 pieds (19 X 10 mèires) érigée siIr la rue principale 
du  village. U n e  corvee l e u r  permet d e  terminer  la 
construction pour les fêtes de Noël. 

Dans I'enireprise #(Les Industries de Lac-du-Cerf., Armand 
Paquette amène  sa  scierie, Augusre Désornleaux sa 
boutique de portes et chassis et le geriint Origène Manel 
son expérience dans l'industrie clu bois. Après avoir suivi un 
cours pour apprendre le séchage du bois, i l  a travaillé d ~ n s  
la fabrique de formes de souliers de son père à Iberville et 
dans la bourique à bois achetée de  Zotiqiie Reno à la sortie 
du lac des Écorces. Afin d'assurer de  n~eilleures assises à 
l'entreprise, les trois associés entreprennent d'augmenter le 
pouvoir du moujin à scie en y ajoutant cine chambre à 
vapeur. Palma Dicaire est charge d'ériger le mur de briques 
autour de la cliarnbre de chauffage et Pierre Martel Iiii  vient 
en  aide en nettoyant les vieilles hriques de leur inortier 
apr6s les avoir fait tretnper dans cine solution acide. Le 
village n'étant pas encore doté de I'électricitk, certe chan~bre 
à vapeur chauffée avec la croule et le bran de scie eçr 
essentielle. La vapecir sous pression sert i faire tocirtier le 
moiilin acrionnanl l'arbre de couche encercle de larges 
courroies qiii font tourner les diverses machines. 

a ('bloit un petit moulin opportenant a 
Armand Poquetîe qu'ils ont grorri ovet ia 

sydème O vapeur qui foisoit iondionner 
un g r s  enuin ... II n'y ovait pas d'éledri- 
ciié encore 8 Lot-du-[erf. le pouvoir de Io 
vapeur faisait fonctionner le moulin. II y 
ovoil un arbre de touche printipol avec. 
d i ~ e n ~  courroies. n 

Plirra Mortil 1990 

Les insrallalions d e  -industries 
de lac-du-CcrF.. 



Le transport du bois aux 
-1ndus~es de Lac4u-Cerfm. 

Après l'incendie de la scierie Langevin et Forest à Val- 

PATRICE 
BONDU 

Barrette, les associés arrivent à cotivaincre le groupe de 
reconstniire leur noiivelle scierie-manuraclure à Lac-du-Cerf 
en association avec -.Les Industries de Lac-&-Cerf>*. Cet 
invesuçsement de 100 000 $ pernlettra à l'entreprise d'opérer 
six joiirs par semaine, vingt-quatre heures par jour, em- 
ployant plus de vingt horwnes. 

Après quelques mois seulement cependant, la mesentente 
s'installe enire les actionnaires. Origène Martel qiiitte le 
groupe pour opérer un petit moulin 5 scie tout près sur un  
remin acheté de Joseph Roisrnenu. II y achète le petit pin 
cles cultivateurs poiir fabriquer bois tourné, clous de bois et 
mouliires d e  maisons. En difficulté avec la compagnie 
Maclaren pour sa coupe de bois au ruisseau Flood, I'entre- 
prise Langevjn et F o r m  est mise en faillite qcielques mois 
plus tard, Aimand Patliiccte et Auguste Désorneaux y per- 
dant investissernenrs monétaires, kquipements et machine- 
ries. Les bâtiments de l'entreprise sont défaits en 1355. 

l a  scierie et les a Maisons de pièces 8 Bondu 
Après quelques années d'opération avec Raoul Gougeon 
cornnie scieur, Origgne Martcl vend son nloulin à scie à 
Patrice Bondu qui entreprend cIe I'oprrcr avec ses fils en 
1955. 

En 1974. Mario el Réjean Bondu achètent la scierie de 
leur père en s'entendant pour donner de l 'expansion à 

isa 



l'entreprise. Deux ans plus tard ils entreprennent de manu- 
facturer des maisons de pièces en pin avec queue cl'aronde; 
ces jolies maisons allient la beauté et la clîaleiir du bois au 
cachet qui rappelle les habilations de la période de coloni- 
salion des cantons du Nard. Les premières maisons sont 
d'abord livrées dans la région de Trois-Rivières, Le  inarché 
européen de la Suisse et de l'Allemagne s'ouvre ençiiite. Les 
frères Bondu ajoutent de nouvelles machineries à l'entre- 
prise, donnant ainsi clu travail à quarante ernpIoy6s qu i  
œuvrent à deux chiffres diirant l'été. Donat Saint-Louis, qui 
avait muvré clans la boutique à bois de Napoléon Blais sur 
la petite rivière dei Cerf cinquante ans plii!; rôt y revient pour 
travailler sur le planeur en remplacement d'Armandoza 
Caron, u n  aurre habile menuisier, qui prericl sa retraite. 

Après quarre années d'association avec son frère, Réjean 
se retrouve seul proprietaire. Appuylit de son épouse 
Louisetre Maillé, il  fait encore progresser l'entreprise. Après 
constniction de bureaux et ouvernire d'une qiiincaillerie, le 
moulin à scie est complècemenr reconstniit et la manu- 
facnire de  pones et de  chassis f r a n c a i s  exporte régcilière- 
ment en Suisse. En 1980, un grand séchoir à bois est ajouté 
à l'enueprise pour améliorer la qualité du bois des fenerres, 
des plancl-iers et de la finition intérieure qui  sont maintenant 
vendues à travers le monde ,  e n  Europe,  aux Antilles, e n  
Argentine et même à Taliiti dans  l'océan pacifiqiie oii Réjean 
Bondu er Gérald Léonard iront ériger une belle maison de 
Lac-du-Cerf pour un important homme d'iiffaires cllinois. 

En 1985, la scierie cesse ses activités. ],es billots de pin 
sont maintenant sciés a u  moulin Hormidas Bondu à Nom- 
Dame-de-Ponrmain mais toute la finition des maisons 
demeure à la manufacture d e  Lac-di]-Ccrf. Socis la super- 
vision d u  gérant Gaston Saint-Louis, l'entreprise emploie 
régcilièrcment une rreritaine d'employés er participe aux 
divers salons de 1'Habication des grai-ids centres afin de 
tnieux publiciser les maisons de piece!; et les nmisons à 
panneaux fabriqiiées a Lac-du-Cerf. Entrepreneur audacieux, 
Réjean Bondu verra son apport éconoiniqiie à la Haute- 
Lièvre reconnu avec l'attribution du titre d'hoiilme du mois 
par le C.I.D.E.L., le comité intenncinicipal de développement 
de Labelle en octobre 1985. 

n J'oi lini' I'érole ou rouvent de Lar-du- 
Cerf. l'ai ensuiie commencé a trovoiller 
pour mon père Patrice au moulin à scie 
qu'il ovoit orhetk de monsieur Martel. l 'ai  
commenté à travailler O quinze onr. II 
laisol ires Iroid mois j'aimois mieux ovoir 
froid qu'aller à l'étole. n 

Rilean Bondu 1990 

La priiparatlori du b i s  pour Le 
sechage au moulin à scie & 
Patrice Bondu. 



Une beUe rbldence e r i g k  par -Les Maisons de pl&- Bondu- de 
Kacdu-Cerf. 

Une vue d'ensemble de l'entreprise =Les Maisons de pikes Bondu- de 
Iacdu-CerL 



Canton de belles essences de bois, hc-du-Cerf est aussi la 
patrie d'l-iabiles artisans qu i  sentent, palpenr et goûtent le 
Iriois tel du bon pain. La première boutique à bois à voir le 
jciiir est celle de Napoléon Blais au deuxikrne étage de son 
moulin a scie sur la petite rivière du Cerf. Entre 1925 et 
1930, Henri Bisaillon et Donar Saint-Lou.is y façonnent de 
nonibreiises portes et fenélres que l'on re t rouve dans les 
maisons de toute la région. 

Les trois houtiques à bois suivantes, celles dlAugciste 
Désçirrneaux, dtElphège Emard et diHerménegilde Marier, 
débutenr leurs opérations à la même époque, d u r a n t  la 
décennie 1940. 

l a  boutique d' luguçte Oéçormeaux 
Après être venu commencer les premiers défrichemenrs 
avec Ludger Charbonneau de  Saint-Gkrasd de  Kiamika en 
1924. Alphonse Dksormeaux arrive de Va [-Barrette avec son 
épocise Au rélie et ses enfants .  Joseph, Gérard, Auguste, 
Yvonne. Thérèse, Simone et Cécile pour s'établir en colonie 
a u  nord du grand lac du Cerf. Afin d'augrnenrer le revenu  
familial, i l  rmvaille aussi aci moulin à scie de Napoléon Blais 
pendanr qcielques mois avec ses fils aînés mais i la mort de 
son époiise, i l  quitte Lac-du-Cerf pour Saince-Agathe-des- 
Monts. Seule sa fille Yvonne demeure alors liée au canton. 
À son oîariage, elle s'établit dans le huitiiii-rie rang sur le lot 
qui va de celui de son père au lac à Diifly. Son mari David 
Robert, remarquable chasseiir, préfère cependant la vie plus 
mouvemenrée de rrappecir, de guide de chasse et pêche et 
de draveiir pour la compagnje ibîaclaren à celle de colon- 
defricheur. Les Roben céderont ce lot à I'irlandais Patrick 
Duffy qui airive au début de la décennie 1940. 

En clécembre 1935, revenu de Montréal pour s'établir à 
Lac-du-Cerf,  Auguste Désorineaux,  le t ro is ième fils 
d'hlplionse, épocise Jeanne Paquetre, la swur de Lorenzo 
établi siir iine grande terre riveraine de la Lièvre au riorci- 
ouest d u  lac Mallonne. Les nouveaux mariés se logent 
d'al-iord dans un pecir chalet en bois rond sur  la rive suc l  de 
la  baie Bonnet Rouge mais chassés par la canlpagnie 



Le petit chantier d'Auguste et 
Jeame Désormeaux sur Iri rive 
sud de h bale Bonnet Rouge. 

Maclaren, ils se relocalisent de l'autre c6té de la baie oij 

A~igi.i>rc: construit une bonne maison. 
Auguste travaille clans clivers moulins à scie et comme 

guide de chasse et pêche mais le travail qu'il préfère est 
celui qci'il fait dans sa bouu'que à bois qu'il a construite pres 
de sa maison.  Aidé de Jeanne  et é q u i p é  de toute  la 
machinerie nécessaire pour corroyer, planer,  scier et 
monaise:. le bois, i l  filbrique portes et chassis er de belles 
chaloilpes qui savent braver les vents du  grand lac d u  Cerf. 

En 1944, i l  incorpore sa boutique à bois dans clLes 
Indiisries Lac-du-Cerfs> avec Armand Paquetre et Origène 
Martel mais quelqiies années plus tard cependant, il perd 
investisseinent et machinerie dans 1;i faillite de l'entreprise 
Langevin er Forest. 

l a  boutigue d'lerménégilde Marier 
Venu s'établir à Val-Barrette avec ses parents lors du 
prolongeinenr du chemin de fer, Herrnénégilde Marier a 
appris le mvail du bois dans la boutique de son gmnd-père 



5 La Conception. Après son mariage à Blanche Beaudry eri 
1933, i l  travaille la fois comine menuisier, cuisinier et 
guide de pëclie. 

Lors de la construction de l'église de L;v-du-Cerf en 1940, 
son beaii-frère Eclouard Beaiidry lui cleri~ande de venir 
préter mairi forre aux fr2res Bisaillon ccimme menciisier. 11 
s'y cllarge de la pose des chassis et de 121 finition intérieure. 
Reparti ensuite pour Val-Barrette pendant deux a n s ,  il 
revient pour fabriquer portes et chassis clans l,Les Indusrries 
de Lac-du-Cerf* du groupe Pacluette-Déscimeaux-Manel. 

Après une année passée ;i L'al-d'Or, il s'établit définiti- 
vement à Lac-clu-Cerf o ù  il passera .toutes les annees  
çui\.anrrbs au c e u r  du village à deux pas du Coin. Il fabrique 
de bclles chaloupes dans sa bouriqiie à bois érigée près de  
sa nxiison mais il est aiissi un menuisier apprécié pour la 
construcrion a la réparation de clîalers a u  bard des lacs du 
canton ou de résidences dans le village. Confessionnaux, 
aiitel, balusirade en chêne i l'église, pupitres pocir l'école, 
affiches pour les mes, croix du cii-i~etière et tnêtne nloriu- 
menls funéraires eri  ciment sont  aussi ses œuvres .  Sa 
boiiciqiie à bois sem reprise e n  niain par son gendre Lionel 
Maillé en 1979. 

l a  boutique d4Elphège h a r d  
À son tour, Elpl~ège Érnard ouvre iine boutique a bojs sur la 
terre parernelle durant la décennie 1940, Sans électricité 
encore, avec un moteur à gaz pour aciionner les diverses 
machines servant à travailler le bois, aidé de ses fils Femand 
et Bernard, i l  y fabrique portes, cliassis et chaloupes avec 
amour. Certains printemps la 17outiqiie livre jusqu'à soixante- 
quinze chaloupes qui sont vendues dans route la région. 
Toutes les moulures sont faites avec les rabots. Le mvail est 
bien fait car I'anisan ai.me le bois et i l  ainie son métier. 

La boiitiqiie est aussi u n  lieu de rencontre OU les voisins, 
Edouard Charbonneau et Armandazfi Caron, viennent 
discilter de voirie, de politique et de femmes, parfais, quand 
les glcis jeunes n'entendent pas. 



l a  boutique de Raqmond Charbonneau 
Après avoir ciruvré plusieurs années coinrne bûcheron et 
entrepreneur forestier, Raymond Chai.bonneau, le fils de 
Liidger, doii réorienter son travail à la suite d'une sérieuse 
blessure h la inain. Déj5 tiabile ouvrier, i l  suit alors des cours 
de lecture de plans à Mont-Laurier et entregrencl ensuite la 
construction et la réparation de maisons e t  de chalets à Lac- 
du-Cerf. Il constniir également une boiitiqcie à bois près de 
sa maison sur la côte a la sortie ociesc du  village en direction 
de Notre-Dame-de-Poritmain oii i l  fabrique escaliers, 
armoires et lucarnes pour les rniikons de pièces Bondu. Le 
cointnerce fermera ses portes à son décès en 1980 et la 
boutique a bois sera intégrée à l'entreprise cles maisotis de 
pieces Bondu. 

l a  boutique de Jacques Charbonneau 
La dernière boutique 5 voir le jour esr celle de Jacques 
Charbonneau, le fils a ine  d'Edouard er Germaine, sur  la 
terre p:icci-riclle à la sortie nord du village. Après des études 
en men~iiserie à Mont-Laiirier, Jacques travail le d'abord cinq 
ans i la Fal-irication d'armoires de cuisine pour l'entreprise 
Théo Minault à F.Jull avant de venir s'établir 3 son compre A 
Lac-c!u-Cerf en 1376. 

Avec l'essor des maisons de pieces vendues à travers tout 
le Québec et même à I'éiranger, sa boutique connait des 
années de grande prospérité inais la faillite de I1ent.reprise 
.,Les Maiso~ls du Patriote fi le laisse avec u n  goût amer et une 
perte financitre de 50 000 $. En dépit de ce sérieux revers, 
Jacqiic~s continue encore ii fasonner de belles armoires de 
cuisine en face de son élevage de sangliers. 
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es Algonquins Oueskarinis sont certes les pre- 

< \  ,- 1 miers B découvrir route la richesse hunique dii 
canton Dcidley. Pendant des centaines d'années, 
ils remontent annuellement la Waboz Sépi, la 
rivière du Lièvre, et atteignent le Piwapiti par les 

u- lacs Dudley, la petite rivière du Cerf ou les lacs 
Tomkin et Baptiste-Lefebvre Ils y passent une grande partie 
de l'année, de l'automne a u  printenips, à trapper, ii pêcher 
le poisson qu'ils fuinent ensuite, à chasser les nombreux 
wapitis dont les peaux leur servent polir la fabrication des 
vêtements et des mocassins mais également conune produit 
de troc pour obtenir le quartz, le silex et le riz sauvage des 
Hurons qui descendent marchander par IJOutaouais à rous 
les pnntemps. 

À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les premiers 
colons écablis e n  amont et en aval de I'ile Longue siir la 
Lièvre, Grenier, Paqiierte, Beaulieu, Goiigeon, Ayolte les 
imitent à leur tour. Ils viennent y chasser le cerf toujours 
abondant et pêcher des cenraines de poissons qu'ils salent 
pour nourrir la F~mille duranr l'hiver. Arrivé dans la colonie 
avec ses parents en 1915, Honoré Faubert raconte avoir 
alors pêché trente-cinq brochets en une demi-heure à peine 
sur le grand lac du Cerf. 

l e s  premiers chalets 
Avec le prolongement de la voie ferrée jusqu'à Mont-Laiirier 
e n  1909 la Haute-Lièvre devient plris accessible aux  



amateurs  de pêche et de ch;isse monti.éalais. Durant la 
décennie 1920, le curé Pierre Neveu de Saint-Gérard de 
Kiamika fréquente regulièrement le petit camp de pêche 
construit en 1921 pa r  Herménégilde Valiquette dans la baie 
Lefebvre du grand lac du Cerf. Ce premier chalet est Z 
!,origine cle la pourvoirie des Valiquette. 

Par la terre d'Herménégilde Valiquette, ouverte par son 
père en amont du rapide Wabassee en 1.880, les pècheun 
peuvent aussi atteindre le club Santa Maria géré par les 
Chevaliers de Colo~nb de Mont-Laurie~. Accompagnés de 
guides venus des canions Kiamika et Dudley qui portagent 
pour eux, ils atteignent le camp situé à 9 milles (15 kilo- 
metres) de l a  rivière du Lièvre, à l'amère du niisseau Flood, 
à travers bosses, roches et tourbières. Durant la décennie 
1330, le Santa Maria comptera vingt-trois lacs er des camps 
pouvant accueillir mente-cinq personnes. 

À la même époque en 1922. joseph Bondu, p ropr ié~ i re  
d'un moulin 5 scie au lac du  Camp à l'ouest de Notre-Darne- 
&-Pontmain. erige à son tour un premier chaler sur le petit 
lac du Cerf où les professionnels er hommes cl'affaires Louiç- 
Marie Grignon, Ernest Charette, Albiny I'aquette de Mont- 
Laurier, V~ctor, Gerirges et Gustave Léonai.d, Nantel, Bureau, 
Lefort, Gougeon, kcharnbault, Lapointe, Bélanger, Barrette, 
F r a n c e u r ,  Giiay,  Latour  d e  Saint-Jerôine obtiennent I;i 
location exclusive du droit de pêche sur le lac pou r  une 
période de cinq ans à compter de 3923. Joseph Boismenu, 
un colon établi sur la rive nord depuis 1918, est chargé de 
surveiller le camp pendant leur abserice et de voir a u  
respect de ce droit cle pêche exclusif. 

Aprcs l'incendie de ce premier chaler, les membres de 
Saint-Jércîme en font ériger un nouveau au  même endroit 
alors q u e  c e u x  de Mont-Laur ie r  préfèrent  s'en fa i re  
consrniire un autre cians la baie de I'figlise su r  le grand lac 
du Cerf. Avec quelques arnis, Alphée Boisvert, Louis Bédad, 
Adélard Lamoureux ,  le chanteur  folklorique Char.les 
Marchand et d'aurres, grands amateurs de  musiqiie coinme 
lui, Albiny Paquene aime à y passer des jours de détente. Si 
les journées s'y passent à la poiirsuite de chevreuils ou d e  
perdrjx et à la pèclie avec Edouard Ch:irhonneau comn-ie 
rameur, les soirées se terminent en chanson autour du piano 
au chalet. 

R III région de Lot-du-Cerf possède oussi 
plusieurs lors à truite rouge. C'ert oussi 
dons retie dgion, à neuf milles de Io route 
d'auio, que se trouve le territoire du dub 
Santo Mario. Ce magnifique ierriioire, 
rié dons la région du ruisseau Flood et 
du loc Murphy, esi ouvert ou public oux 
conditions les plus ovaniogeuses. 9 

L i  Syndlcmt tourisliqu~ 
da Mmnl-Liurlii 1934 

KQu~!  beau speaocle nous oiiend ! h dub 
posside dix-huit lors. L'honoroble Albiny 
Paquette, serretaire de Io province, est le 
prdrident d'honneur ai Mourite lalonde, 
ddputh fédéral de Labelle, en es1 le vire. 
prksideni d'honneur ... le charme der 
paysages, I'airnosphire de rolme, de 
repos, de quiétude qu'on y respire à pleins 
poumons. Ici, plus d'ennuis, plus de 
peines, plus de iracos, c'art Io detenie 
compl8te1 nbsolue. On respire e i  an 
admire. x 

h u l  B iy i r  1939 

al'oi foujours éié lie d'une solide amitié 
nver le chanteur folklorique Chorles 
Marchand. Atrompagnhs de Messieurs 
Gibbon, O'Brien, Louis 88dard et Alphh 
Boisvert, musitiens bien connus, nous 
avons foi1 ensemble plusieurs excursions 
de @the à h t -du -b r i  et jamais nous ne 
sommer revenus bredouilles. hoil-te dû 
aux mélodies que nous thontions en 
chœur el qui rharmaieni et oîtiraient 
davontage les poissons que les oppôts 
traditionnels? Enigrnel Les randonnées en 
foréi furent les plus agrkobles que l'ai 
fait& n 

Alblay Paquetfi 1977 



Le camp du club Saint-Jérôme sur 
La trm de Joseph Bolsrnenu ail 
nord du pet i t  lac du Ccrf. 

Le camp de pêche érigé par 
HerménEgiMe Vaiiquenc dans b 
baie Lefebvrc du grand lac du Cerf 
en 1721. 



LE camp du groupe & Mont- 
hurler dans la baie de l'Église au 
nord du grand lac du Cerf. 
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H u m é n é @ &  et Oiivier Valquene 
avec un groupe de p&cheurs au 

depart pour le club Santa Maria. 

u Un bon themin grovelé loirse le village 
de Kiarnika et rondui i  ou grand lor du 
lerf. Là, nous tombons ou milieu d'une 
der plus belles régions de chosse et de 
pêche du tomié de Labelle et même de 
toute la province de Québec. 
Le grand lor du Cerf, d'une longueur de 
près de six milles, possède de grandes 
baies variant d'un à deux milles de pro- 
fondeur et il est renommé pour lo pêche a 
l a  truiie grise. Nous y voyons plusieurs 
romps orn8nogés pour le iourisme. n 

Ci Syndlrat tourlrtlqui 
d i  Mont-laurl.r 1934 

Avec la décennie 1720 er le développement de I'autn- 
mobile, le budgci de la voirie se t:iille une place de plus en 
plus grande dans celui du Québec. Les routes s'allongent, se 
ramifient cr les postes d'essence poussent à tous  les 
croissements. Le coriseil municipal de Mont-Laurier fait 
~naintc~iani  conn;iîrîci les artraits touristiques de la Haute- 
Lièvre dans une importanre r evue  de chasse e t  pêche 
américiiine et avec le prolongenlent d e  la raiite narjonale 
jusqu'à 1;i LiCvre en 1926, le nombre de touristes s'accroît. 
En 1979, Gustave S:ihounn, propriétaire de l'hôtel Château 
Laurier à Mont-laurier. entreprend la construction du Manoir 
des Piils Rouge.\ et dt: quelques chillets de villégianire dans 
iin cridroit enchanteur sur la rive du  lac des Écorces à 
quelqcics miniires seulement de la station de chemin de fer 
d e  B r u n e i .  L'endroit fa i t  les délices des jeunes maries 
monttCri1:ii.s ei Ros:ii.i~i Wester, le gerant de l'auberge, offre 
aussi un service d e  pourvoirie e n  forêt o ù  cl-iasseurs et 
pêcheu is peuvenr  passer des heures agréables dans  le 
chalet de l'rsnrreprise situé au fond de la baie Bonnet Roiige 
à Lic-&-Cerf. Le camp est alors accessible par  le nouveau 
chemin de colonisation qcii va du rang des Valiquette au 
gr;ind lac dci Cerf. 

Le grand lac exerce aussi son charme su r  monseigneur 
Joseph-Eugène Limoges, l'évêque de Mont-Lau rier de puis 
1922. Giiidé à la ranie par Édou;ird Charbnnncau, i l  dé- 
couvre l'endroit avec le cure Pierre Neveu de la cathédrale 
pour une prerniere foi? e n  1931. Après avoir visite divers 
lacs de Ia Haute-Lirvre, i l  porte son choix sur la baie de 



Lhoges Crige dans la baie de 
IpÉgllse au nord du  grand hc du 
Cerf. 

l'Église, où était érigé le camp du club d e  Mont-Laurier 
avant son incendie, pour y faire kriger un vziste chalet dans 
les gran& pins p:ir Jules Toralli, l'entrepreneur moncréalais 
qui -vient de r e i i o e r  ia constnlction du séminaire saint- 
Joseph sur  la colline ~ l i x  à Mont-Laurier. Baptisé Julius, le 
chalec comprend vivoir, réfectoire, cuisine, chambres avec 
une graride véranda siir la facade. En ma.i 1932, l'évêque y 
fait  rranspot-ier son bateau a Le Voltigeur Zr sa chaloupe <(La 
Pucelle 0 par un  camion de l'entreprise Toialli inais le bateau 
s'avère cependant trop gros et i l  est revendu à un ami 
désireux de naviguer sur les eaus du fleu\.e Saint-Laurent. 

Conduir par Irériée Cadieux, son fils Denis, Adélard 
Lamourecix ou son fils Alfred, Mgr Limoges vient s'y 
détendre quelques heures ou quelques jours avec des 
preti-es de l'évêché aprSis la distribution des prix de fin 
d'année a u  séminaire. Ils en profitent pour y pêcher le 
maskinongé ou la truite grise et polir entreprendre de 
joyeuses panies de cartes en soirée. La fete de la Saint-jean- 
Baptiste est l'occasion de pavoiser le ch.alet de nombreux 
drapeaux du Sacré-Cmiir. L'endroit est au:jsi lacie à des amis 
américains ou canadiens. Le se1-r également de lieu cle 
repos et de détente pour quelques heures aiix finissantç du 
séminaire et aux finissantes de l 'école Normale. En juin 
1936, les quinze finissantes normaliennes s'y rendent avec 
les reljgieiises de l'école. Après le piqut:-nique, les jeunes 
filles font un tour sur le lac avec *Adjutor.  la chaloupe 
verchère de  20 pieds (6 mètres) venue remplacer q, Le 
Voltigeur*, histoire de tesrer la voracité des niaringouins. La 

anonsieur l'abbé AP. Neveu, ruré de Io 
caihédrole, me parlo avec bealitoup 
d'éloges du grand Int du Cerf où souventa 
fois, alors qu'il étclit turé de Kiomiko, il 
allait (aire des excursions de thosse et de 
pèche tr6î fructueuses. En septembre 
1931, je me rendis ou grand lac du Cerf 
atcornpogné de monsieur l'abbé Neveu et 
du futur donateur. l'impression fut ex- 
tellente à tous poinis de vue. On me 
ronduisii à l'endroit oii la dorieur Albiny 
Poqueiie de Mont-Laurier p o r d d o i i  
autrefois un rhalet qui lut deirui~ par un 
intendie. D 
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(i Papa s'es! loujourr orruph de iourisme. 
Nous guidions l'été pour la pêche et 
l'automne pour Io thasse. II n'y ovoit pas 
beaucoup d'ouvrage et nous en profitions 
pour gognar duront  ln soiron touristique. 
Mes parents éini~f i t  rultivaleurs mois ils 
étoient oussi pourvoyeurs touristiques. 
C'&oit Iris bon cor nous ovons u n  distrirt 
met beaucoup de focs, de belles rivières 0 

poissons, de belles forêts pour la chasse et 
de lu bonne nourriture pour le rhevreuil ... 
i l  y o aussi beoutoup de lièvres et de 
perdrix. 3 

Adrlin Oslsminu II90 

joiirnée cle plein air s e  termine avec le salut dci Saint- 
Sacrement chanté à l'église de Notre-Dame-de-Pontinain. 
Quinze ans plus tard, Monseigneur Limoges offrira ce chalet 
aus paroissiens de Lac-clu-Cerf qui en feront le presbytère 
de Notre-Dame-de-Li>~~rdt:s, 

l a  pourvoirie Boismenu 
Cet attrait des deux lacs rlu Cerf n'échappe pas à joseph et 
Georgiana Boismenu qui défriclient et travaillent leur lot de 
colonisation riverain au  nord. Arrivés eri 1918 avec l'inten- 
tion de devenir colon afin que Joseph échappe à l'enrô- 
leinent inilitaire. ils saisissent rapidement tout l'impact 
économic~ue du  tourisme naissanr. 

Avant nieme I;i constniciion des deux ponw couverts de 
lTle I,ongiie e n  1919, Josep1.i se rend accueillir les chasseurs 
et les pêcheurs au lac à Barbotte sur la Litvre. II les aide à 
p0rmger.b noummre  et hagages jusqu'au bord d u  petit lac 

du Cerf où i l  oiivre sa terre. Devenu plus tarcl gardien du 
cliib Saint-Jérôme avec responsabilité d 'en chasser les 
pêcheurs irnporruns et d'y faire la glace pour 5 $ par mois, i l  
n'ottend qiie la fin rle ce bail de location exclusif du  droit de 
p$che pour cransfonner son chantier de colon en camp de 
pêche er pour construire huir autres chalets qu'il loue aux 
touristes. Le sentier cle portage pour  s'y rendre en laisse 
plusieurs sceptiques mais la beauré du  lieu et les belles 
prises font merveilles. Avec Hormidas Robert et ses fils 
Joseph, Gérard et Adrien qui travaillent pour lui, il apprend 
à pêcl~er aux arrivants, patiernmerit, sans exiger de  salai^. 
L'avant-midi se passe avec iin groupe et l'après-midi avec  
un autre, 

De son côté, Georgiana qui aime le public et .ce type 
d'entreprise,  accueille les touristes avec beaucoup  de 
chaleur. Elle apprend quelques rudiments de l;i langiie 
anghise pour nîieux coinprendre la coriversation avec les 
AmCricains qui se pointent de plus en plus. fait la coms-  
ponclance ;ivec les clients du Canada et des États-unis, 
reçoit toi11 le i-tionde, entretient tout l'intérieur des chalets, 
lave le linge, fait 1;i cuisine, prend un soin jaloux de ses 
touristes. e n  pens!oiine à l'occasion, sans électricitk ~ i i  
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Boismenu au nord du perit 
z+- - iac dii cerf. 

'1 L'ancien chalet du dub Salnt- 
Jér8me mai ntcnant inlé@ à la 

,. . powolr)e Biilçmcnu. 

téléplione pendant plusieurs années. Elle trouve encore du 
temps pour soigner les poules, lapins, cocl~ons et vaches de 
la fenne. 

Leur poiiwoirie passera aux mains de leur fils aîné Joseph 
en 1950 qui la cédera à son tour à ses fils Lamy, Sylvain et 
Lévis en 1918. Quatre ans plus tard Lévis périra dramati- 
quement dam les eaux dci perir lac du Cerf. 

La pourvoirie Weçler  
Fils d'cm père :irtisre peintre d'origirie belge et allemande 
chargé de la dkcoracion intériecire de l'église Sainte-Anne- 



cle-Beaupré et de celle de Notre-Dame-de-la-Salerte sur la 
riilih-e du Lièvre au  rourt-i:inr i1ii siècle, Kosario XYt,stcr a vu 
le jour à Montréal en  1902. Dés l'âge de douze ans ,  il 
commence ,? travailler. Monré dans le  Norcl, il devierit 
cimimis de la con1 pagnic foresrière Maclaren avant d'aclieter 
un restaurant près de In gare ,? Mont-Laurier. I l  occupe 
ensuite le poste de gér:int du Chiteail Laiirier durarit l'hiver 
et clu manoir des Pins Rouges sur le lac des Écorces clurant 
l'et&, deux hôtels propriétés d e  la Fainille de Gustave 
Sabourin. Durant toute la décennie 1930, i l  iiccompagtie 
rCgulièrement des courisres au  chalet de pêche et de chasse 
cles Pins Rouges dans la baie Ronner Rouge d u  grand lac du 
Cerf et au lac des Iles plus 5 l'est OC il possède un club. 

En 1939, Joseph Boismenu, déjà propriétaire de qiielques 
chalets de pêclie et de ctiass<~ sur la rive nord du perir lac 
du Cerf, lui propose de venir s'établir en  permanence 
cornrnc pourvoyeur à Lac-clu-Cerf afin d ' insuff ler  u n  
nouve:iu dynaniiçine à l'économie touristique. Pour ce faire, 
les deux horniiies rroquerit u n  cheval trotteur contre un 
gzind tt.r.rain depiiis la baie Bonriet Rouge jusqu'au Coin, à 
la croiske des routes arrivant de Notre-Dame-de-Ponunain et 
de Saint-Gerarcl de Kianiikci. Rosario Wester y construir un 
premier clialer et quittant l'hôtel Green Valley qu'il opère 
depuis iin an  A Saint-Gérard de Kiamka,  il  arrive à Lac-du- 
Cçri' en autoniobile, la première du villiige, avec sa jeune 
épouse Berthe Lavigne ct son premier fils âgé de six mois à 
peine à I'autoinne 1939. Aussitôt installé, il entreprend la 
constniction d'un second chalet alors qu'Armand Paqiierte, 
loge chez eux, se charge de leiir construire une bonne 
maison au Coin qiii servira aussi de magasin-génFral. 

i - - " - ... -- . - 
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la maison ct le magasln-général 
de ksarIo er Berthe Wester au 
Coin de Lacdu-Cerf. 

lm guldes Rosario Wester er 
Armand Raquette cri pomge 5 
dos. 

En raison de la baisse des voyages clue aux diverses 
restrictions pendarir la deiixièrne guerre mondiale. la 
pourvoirie connait des deburs assez modestes et Wes doit 
travailler 5 préparer les arbres senTant au support des lignes 
téléphoniques pour ajouter au revenu fami.lia1. Quand arrive 
la saison cle la peche, bagages sur le clos, il voyage et 
p1:imge. 2 pied, à I':i\;jron oii à la raine: sur d'iniponantes 
disrances et m;ilgré les forts vents du grand lac du  Ceif afin 
de satisfaire ses tourisres américains qu'il accueille polir 10 % 



un powmoyauz- 
((Rosario Wesler o amené beoutoup de 
lourister meme s'il ovoii beauroup de 
misère à les iransporter dons le mouvoir 
chemin ou priniemps. II o foit le plus gros 
développement pour le tourisme. II em- 
ployait plusieurs guides et il laisoit venir 
der Américains car il porloit anglais el 
fronpis. u 

Yvon Gariou l PBP 

s a  pozimoizie 
92II~sster 

I( Les tornps Wester sont siiués sur les 
bords enchanleurs du grond la( du cerf. 
De très bonnes (holoupes sont à la dispo- 
sition de noire (lientele et des chaloupes 
sont égalemen1 ancrées sur tharun des 
lots de noire ierritoire de pëthe. Le grond 
lot ei le petR loc du Cerf se distinguent pur 
leurs ires belles prises de truites grises. 
Nous y pêchons égolement le maskinongé 
et le brochet n 

Rosmtlo Wis l i r  1P5B 

u Lo pourvoirie est opérée par quatre 
frhres, Michel, Raymond, Louis ei André 
qui oni prk Io relève de leur phe. En fait 
de pourvoyeurs cornpéients, on foit diffi- 
rilement mieux ou Québec. On reirouve 
pas moins de soixmte-dix ernborratiom à 
quoi sur l'immense et magnifique grond 
lo t  du  Cerf et d'autres disséminés en 
bordure du parc Labelle. Quani O leurs 
rhalefr, ou nombre de vingt- si^, ils son! 
tous pouf Io pluport pourvus de I'éledricité 
et souvent d'un système de rhouffoge ou 
gm propane. z 
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par semaine d~iiant les preinit.res années. Et plcisieurs nui& 
se passent à la helle & t o i l e .  Chevaiix et camions viendront 
h e u r e u s e m e n t  a l l éger  cette t â c h e  a v e c  les  a n n e e s .  
Dynamique, il fait regulièreinent paraître cles publicités dans 
les journaiix et revues ailx États-unis, d'oii lui vient la  
g r a n c l e  majorité d e  sa clientele de pêcheurs, :ifin dc. faire 
connaître Lac-du-Cerf. I I  achete aussi Urie partie de la rive 
ouest du petit lac du Cerf au sud de sa décliarge dans  la 
riviére souterraine. 

De son côté, Berthe, travailleuse, s'occiipe non seulcinent 
de ses sept enfanrs André, Michel, Louis, Raymond, I'ieire, 
lsabclIe et Loiiisetre mais elle fait aussi tout le ménage et le 
lavage des chalets. Elle a soin de la vache acherkc: de 
Joseph Boismenu, cionne les déjeuners et les soupers où 
elle sert l'excellent sirop d'érable Fair au chauclron par 
Rosario, prepare les lunchs du niidi, tienr Ic bureau de poste 
et sert au petit niagasin-gériéral qiii ot'lre diverses marchan- 
dises, de la viande aux bonbons. 

Généreiix, les lKrester logent le ciiré-missionn:ii~e Donat 
Dcimuucliel venii à pied de  Notre-Dame-de-Pontmain et 
aident plusieurs familles en  donnant clu travail. Avec bcau- 
cocip de ténacité, ils inontent une  entreprise rci~irist ique 
cl'in~portance qui offre en toi1 tes saisons ltrs divers services 
necessaires à la pratique de la pêche clans la paix et la 
tranqiiillité. 

Après trois décennies, e n  1968, les fils c l e  la farnille 
prennent la relève de la pourvoirie qui c o m p t e  alors 
soixante-clix embarcations à quai et vingt-six chalers avec 
électricité et chauffiige autour des beaux lacs du canton. 
Voisins du parc Papineau-Labelle, les six chalets pouvant 
accueillir qiiarante-sepr personnes du territoire exclusif des 
Wester permettent cl'excellentes pêches et chasses sui. les 
lacs des Iles, di1 Chef, Lyon, clu Canard, Pic et Garclner au 
siidest du grand lac clu Cerf. 

La pourvoirie et le Pavillon ValipueL 
Après I'iriccndic d e  son garage-automobile à Saint-Gérard 
de Kiaiiiika er' 1946, ,RC:ll Valiqu~tte, le fils de LOJ.IIIIZO, se 
ioinr ii son oncle et parrain Hennétiégilde Valiquerte qui fait 
chantier au 1;ic Baptiste-Lefebvre. Installée dans  un petit 



Une partle des chalets de la 
pourvoirle Westcr dans la baie 
Bonnet. Rouge du grand 
Lac du Cerf. 



Le plus ancien chalet érigé sur le 
grand tac du Cerf en 1921 est à 
i'originc de la pourvo W e 
Vallouene. 

camp en  bois rond cotistniit près du chalet érigé rlaiis la 
baie Lefebvre du g n n d  lac du  Cerf par les Valiquette et le 
c u r é  P i e r r e  Neveu  e n  1 9 2 1 ,  s o n  é p o u s e  J u l i e t t e  
Constantineau prend cliarge de la cuisine cles ùûcherons, 
Cyr,  C h a r b o n n e a u ,  Forget,  C o n s t a n t i n e a u ,  Boiv in ,  
GaiidreauIt, Gougeon, Huberdeaii et quelques autres qui 
travailleront pour eux. 

La coupe cle hois de l'hiver terminée, les deux camps 
accueillent ensuite pêcheurs et chasseurs qu'Hemiénégilde 
er Réal se font un plaisir de guider. Avec l'aide d'Adhéinar et 
Thérèse Cvr les époux \';il.iquctre construiront. bientht 
d'autres chalets roui autour des premiers. L'entreprise fonc- 
tionne très bien. Juliette s'occupe de la cuisinc, de I'entre- 
tien inrérieur des chalets et des quelques vaches alors qiie 
Réal accueille les roi.rrisreç et les amène aux meilleurs 
endroits pour prendre poissons et gibiers. En plus de trois 
camps au lac Croche dans le club des Guides, la pourvoirie 
Valiquette comptera d ~ u  chalecs dans la 11:iie Lefebvre et 
quatre autres achetés de René Meilleur et Eddy Crépeau à la 
pointe du quai dans la baie Bonnet Rouge. Avec la transf(~r- 
mation clu grand chriler en pavillon hotelier e n  1961, 
I'en~eprise disposera également de treize chambres à louer. 

Surplombant la baie au  milieu des grancls pins, le pavillon 
Valiquette a beaiicoiip de  charine et i l  est frequenté non 
seulement par les toiiristes mais également par les résidcnrs 
de Iac-du-Cerf à compter du rnomenr où i l  transforme son 
permis saisonnier de vente de boissons alcoolisées e n  
permis a n n u c l .  .4 I 'cxccl~ente  cciisine. Réa l  e t  Juliette 
ajoiirent aussi des solrées de spectacles qui font  salle 
cornblc. P;iul 13rune1, Marcel Mariel, Ti-blanc Richard, Evis  
Bouliane s'y produisent regdièrement. L'endroit est aussi un 
cremplin pour les :irtistes locaux qui y font leurs premières 
arti-ies: Carole Lerilieux et I'orchesrre des jeunes Christian. 
Marc et Ronald Xiliquette. Le propriétaire Real et son frère 
Herinan sont eux-triênies de wrnarrluables violoneux ayant 
appris dès I'iige de neuf ans avec lerir père Lorenzo, l'un 
des meilleurs arcl~ets du canton. 

Dynamique, I'liôtellerie Valiquette est très fréquentée, 
o r g ~ n i s a n t  course de canots, de rnotonejgcs, importants 
toui.i~ois ilt: pêche avec messe sur pl;icc, diner, souper et 
danse en soir&. Chaque fin de semaine de 13. saison estivale 



Pavüion Valiquene. 

amène aussi cine noce avec repas pour cent cinqciante 
persorines. Le banquet de cinquantiénie anniversaire de 
mariage d'Alexis er Rose-En-ima Léonard y comptera deux 
cent vingt-cinq invités en 1962. 

E n  1974, Réal et Juliette vendent le gmnd pavillon et six 
chalets de la pourvoirie à Paul Charerte de Missisai~ga e n  
Ontario. Après quelques reventes par 1,1 suite, Robert et 
Fleur de Mai Lafrenière de la Haute-Gacineau deviennent 
propriétaires de l'entreprise en  1978. Qciaire ans plus tarcl, à 
la suite de l'incendie de l'auberge, la poiii~oirie  SI prise en 
main par JVIaurice et Gisde Meloche de Sziini-Eiisrachtt qui 
continueront d'offrir d'interess;ints h r f a i i s  de pèche et de 
chasse. En plus cles chalets puiivant accueillir vingt per- 
sonnes, le Pavillon du Cerf offre la possibilité de camping 
sur le bord de la baie Lefebvre. D e  leur côté, les Valiquette 
cèdent leurs deux derniers clialers, dont le plus ancien camp 
erigé sur les lacs d u  Cerf e n  1921, au docteur André-Jean 
Ouellette cle Monr-Laurier e n  1985. 

1'8uberge {{ Red Bonne1 r 
Né  2 Saint-Calixte près de Chersey e n  1887, l'Irlandais 
Patrick Dciflg a d 'abord été conducteur de  tramway ;i 
Montreal avant de venir s'érabljr sur une terre voisine d u  



petit lac Desahrais au  pied de la coupe de pierre à Mont- 
Laurier. Après son mariage avec Albina Pnidl-iomme de Lac- 
des-Écorces, il  tient d'abord h6tel à L'Annonciation, cultive à 
nouve:iu la terre et devient ensuite propriéraire d 'un petit 
garage de repararion mecmique e n  face de la rnaison du 
clocteur Désiré Elie à RiI-Barette. Après le décès de son 
kpouse le lendemain de Noël 1930, il remet d'abord ses trois 
rnfnnts Florence, Carinen et Lionel aux soins de ses beaux- 
parents pendant un an avant de les confier ;iux Sœurs 
Grises qui ouvrenr alors I'l-iospice Sainte-Anne à Mont- 
Laurier. Il craversc les difficiles années écotiorniques sui- 
vantes en rravail1;int coinme contremaître dans les cliantieis 
durant l'hiver et comme guide de pêche au camp des Pins 
Rouges sur le grand l;ic du  Cerf ou son jeune fils Z.ione1 
l'accompagne parfois. 

Lonq~ie Rosario Wester, l'ancien géranr d u  Manoir des 
Pins Rouges di1 lac des Écorces, vient s'établir à Lac-du-Cerf 
e n  1939, Patrick Duffy le suit quelques i-i-iois pliis tard et 
travaillera poiir lui comme guide pendant plusieurs années. 
Son travail avec les touristes pechecirs est très apprécié. I I  vit 
sur la terre achetée de David et Yvonne Robert au sud du 
lac MaIlonne. Diu aris pliiç t a d ,  en decetnbre 1949, son fils 
Lionel épouse Evelyne, la fille d'Albert et May Dancaust. et 
au printen-ips suivant le couple achète le chalet des Pins 
Rouges de la famille Saboucin dans la baie Bonnet Houge. 

Avec ce premier camp qu'il loue alors 35 $ par semaine. 
débute la petite pourvoirie qui grandira jusqu'à huit chalets 
avec les années. 

En 1960, après avoir démoli le grand camp cles Pins 
Rouges, les Duffy construisent u n e  grand-e maison de 
pension pour les rovristes qu i  devient l 'auberge -Red 
Bonnet. avec l'c,ihtention d'un permis rouristique permetcant 
de servir des boissons aux pensionnaires. L'au berge offre le 
service de guicles de pêche et de chasse, la location de 
chalets, cle chdoupes  et la vente de blocs de glace car 
plusieurs camps n'ont pas I'électricite dumnc les premières 
années. Après avoir vendu son coitirnerce à Oneil et Denise 
Marier e n  juin 1976. Lionel Du@ décède queiqiies semaines 
plus tard à cinquante ans. Au cours des années qui suivront, 
l'entreprise pouvant accueillir vingt-deux personnes en  
auberge et trente-deux aiitres d a n s  les six chalets voisins 



Participons à tou Ys les manifestations 1 
RED BONNET LODGE 

Chasse et pêche 
Lloriel Duffy, prop. 

@a 1'entrep>se Bonnet Rouge dafis la 
r . .., , 
- --- bale dii même nom. 

scrli successivemenr propriété de Jean-Luc et Claudine 
Bondu,  Roberr Lafontaine, Claude Gamaclie, Denis  
Gougecm et Isabelle Wester. 

l e  club des Guides 
En 1946, Rosario Wesrer et Joseph Boismenu,  q u v r a n t  
consrarnment comme deux alliés, s'adjoipiienr I-TermPnégilde 
filiquette, Patrick Duffy, Jirn Mill<s, Édriuarci Ch:irbonnenu 
et une  douzaine d'aiitres guides pour forrner un club et 
louer du gouvernement qiiébécois un vaste rerritojre cle 
pèche ec de chasse à l'es1 du  grand lac d i ~  Cerf. Wes y agira 
conime secrétaire responsable pendant plus de vingr ans 
avant de passer le flanibeau à son fils Rayinond. 

Les riieinbres ont le droit d'y monter leurs toliristes, des 
arnbricains y passant une semaine gén6ralenlent, pour y 
pêcher et y chasser l'orignal, le chevreui! et l'ours. Le terri- 
toire comprend le lac Croche, appelé aussi Perras, er 1c.s 



petits lacs Longeau, Joyah, Duffy, Tinon. Benac,  Puant. 
L'accès est assez tIlf5cile et ne se fait qu'à pied pendant des 
années, w e c  portage à dos après avoir traversé le grand lac 
d u  Cerf à la rame e n  dépit des forts vents f réquents .  
Che\.-aux e l  v&liic?il~~ç 4 X 4 pliis tard perinecrront de mieux 
vaincre l'abrupte niontée. Cerrains y érigent des chalets pour 
agrémenter le séjour de leurs touristes dans cette nature 
sauv:igc. 

Avec la cikition d u  parc Papineau-Labelle en 1971, le 
c lub  des Guides, voisin de cette grande réserve faunique, 
est clans I'obligarion de réduire son nombre de membres 
aux seuls proprii.r;rires de chalets sur le lac Croclie. Les 
Boismenu, YbSuéster, Valiquette et Duffy devront cependanr 
voir à I'ensçme~iceinent des lacs et agir cornme agents 
auxiliaires pou r  assurer le respect d e  la faune er de ses 
réglcmcntr; :iuprPs des rouristrs pêcheurs er ch:rsseurs. En 
juillet 1092, dc nouvelles règles gouverneinentales vieridronr 
réduire le nombre de membres à u n  seul: Adrien Boisrnenu. 

Un d e  camps de Rus& 
dans le cluh dcs Guldes 
grand lac du Cerf. 



L'hôtel Francine 
Avec l'amélioration de la route nationale qui  traverse les 
Laurentides et son asphaltage jusqii'à Mont-Laurier, les rou- 
ristes se font de plus en plus nornbreiix après la deux.ième 
guerre mondiale. En 1947. joseph Boismenu vend un grand 
terrain sur la rive du peut lac du Cerf 21 son frère Aurèle, 
ferblnnrier à l'emploi de l'entreprise Canadair à Ville Saini- 
Laurent, pour y cons~niire une maison de pension rouris- 
tique, l'hôtel Francine. du nom de la fille aîriée de son 
mariage ;i. Alice Roy. 

Pendanr qu',%lice voit à l'entretien des six cl-iainbres et à 
la cu i s ine ,  a i d é e  cle Rachel Gareau o u  Marjor ie-May 
D a n c a u s e ,  Aurè le  d o i t  assurer u n  revenu  far i l i l ia l  
supplémentaire en guidant ses [ourisres oci ceux de son 
fr2r.e et en  t.ravaillant à la coupe du bois pour  Donat Saint- 
Louis ou pour ses neyeux Gerard et Adrien Boisnîenu qui 
coupent  de l a  pruche de l'autre côté di] grand lac d u  Cerf. 

Cédant leur petit hôtel ii leur neveti F:miie Boismenu en 
juin 1959, Aurèle e t  Aiice reprenneni le chemin de Montréal 
af in  de  per rne t r re  à l eurs  enfants  de poursuivre plus 
facilement leurs études. L'hhtel Francjne sera par la suite la 
proie des fla~iiines. 

Unc assemblPc du club des Guldes 
avec les Boismeou, Charbnnmu, 
Mih, Wesrer et Du*. 



VIjiir bel en8rait 
8e v i l ~ ~ q z n ~ ~ z e  
c Nos ressources naturelles ici son! nos 
forêts, nos lots innombrables et poisson- 
neux, nos paysages et nos beautes pitîo- 
resques sans poreilles, de quoi charmer les 
plus blasés. II n'y o pas de plus bel endroit 
de villégiature que in paroisse de Lac-du- 
Cerf. m 

Mgr Jesiph-lugbnr Llmgms 1941 

A d  suli~a8e el la 
paix 8z.t q o m k i z  
ule me mêle de mes ovaires. J'oime Io 
chose sociale mais ie déteste les commé- 
rages. L'oiovisme du milieu rurol ne me 
p la l  pos. Je suis orrivé définitivement en 
1965 mois je tonnoirsois Lac-du-Cerf. J'y 
venais bien a v o n i  te t ie  dale comme 
tourisie pour me reposer dans I'un des 
camps d'Henri Filion, un des pionniers de 
l'endroit. Je recherchair la solitude du lot 
Tomkin oh i'ovois la gmnde poix. a 

~ a u l . ~ m l l i  Haud I VUP 

l e s  chalets locatifs 
Pendant plusieurs années, I'econarnie roiirisrique de Lac-du- 
Cerf est essentiellernenr axée sur la pêche et la chasse. Dans 
ce cadre, les kiliquette, les Bois~nenu, les Wesrer et les 
Diiffy sont les premiers à développer l'industrie de  In 
location c l e  chalets sur  les deux lacs du Cerf. Au lendemain 
de la dc~ixittme gii-1.1'~ moi~diale cependant, le tourisme des 
villégiateurs atteint maintenant tous les lacs du canton 
Dudley. 

La beaiité des panoramas, les montagnes couronnées de 
verdure d'où l'on aperçoit les ondulations irrégulières de la 
forêt qui s'étend à perte de vue, les superbes lacs r e l i e s  en 
cha1ii.i~: les uns aux autres, les eaux limpicles, les plages er 
les hauts-forids sableux charment pliisieurs citadins à la 
recherche de beaurés naturelles encore sauvages et de lieux 
de repos esceptionnels loin des soiicis de la ville. Ce sont 
certe paix et ce czlme que trouveront ~aul-Éinile Naud el 
son épouse klarie-Jeanne Vallée qui louent I'un des chalets 
d'Heriri Filion au lac Tornkin pendant quelques étés avant 
d'en dc\ cnir propriétaires et d'inciter neveux et niéces à 
venir s'y constniire de belles rcsidences d'été. 

1niit;;iit les Boisrnenu et les Faubert su r  le petit lac du 
Cerf: les Filion sur le lac Tc)nikin, qui trouvent un intéressant 
revenu d'appoint avec la location de leurs chalets, plusiecirs 
ciiltivaceurs riverains d'un lac du canton font cle inêrne : les 
Léor-3rd au lac Long, les Ouimet au lac Baptiste-Lefebvre, 
les Uicaire au petit lac du Cerf, les Beaudry et les Léonard 
au lac Mallonne, sans compter les chalets des Gaudreaulr 
sur la rivière di1 Likvre, cecix des Saint-Louis siir l 'île Longue 
et le domaine Diitrisac qu'origtne Martel développe au lac 
Baptiste-Lefebvre. 

le Oomaine du lac Mallonne 
Au 1endern;iin de la deiixième giierre mondiale, Augciste 
Désonncaus érige une série de six chalets locatifs au norcl 
d e  la pointe au lac  Mallonne. Après avoir opéré cette 
entrepi.isc, penc l i in~  une dizaine d'années, il la vend à 
Fernand h a r d  en 1954. En copropriéte, Elphège, Fernand 
et Bernard Émard construiront ensuite u n e  d o u z a i n e  



lk nord du 
d'oiseau. 

grand lac Cerf à vol 



Une panle des c u e b  du 
Domaine du lac MaLionne. 

d'autres camps, s e  partageant les profits de la location. 
L'entreprise accueille principalement le tourisme montrSalais 
de villégiature qui prend I'hnbitude d'y passer quelqiies 
semrzines pour goûter au soleil, à l'air pur et vivifiant de 
l'été. Toujoiirs disponible, Elphege Fait les comniissions, 
guide les nouveaux arrivants. arnène les pli15 jeunes voir 
son petit jardin zoolo~ique,  fait connaître les attmits géogra- 
phicliles dii canton et se montre  b ien  discret s u r  les  
i.panchements amoureux des locataires a u  chalet Lune de 
Miel .. iksen7é aux nouveaux mariés. 

La moitif des chalets Éinard deviennent la propriété de 
Robert Dancause er Christianne Saint-Louis en 1384. Leur 
entreprise offre la possibilité de loger quatre-vingt per- 
sonnes. Diirant I'bré, les touristes peuvent faire la location 
de cl-ialoupes, canots, pédalos et planches a voile alors 
qu'aux saisons printanières et aurnmnales, l'endroit devient 
iin pied à terre pour les amateurs de pêche et de cl-iasse. 
L1en~rc:prise offre également les cours, les excursions et rout 
l'équipement nécessaire à la plongée sous-marine. Denis 
Léonard deviendra  propriétaire des derniers chalets de 
Fernand h a r d  à I'éte 1992. 

l e  campin4 Oicaire 
En 1972, Georgette et Bernard Dicaire entreprennent les 
démarclics n&ccssaircts pour procéder à I'ouverrure d'un 
camping sauvage avec iin plan d e  vingt-quatre cerrains 
prépare par OrigCne Martel. Le terrain de camping est situé 
sur lai rive nord ciii perit lac du Cerf sur l'ancienne terre 



ouverrc par Honoré eL Rosanna Eaubert en 1915. Passée 
successivement aux mains de Louis et Uathalie Grenier, 
d'Honorius er Lkonie Gauvreau q u i  la loiiaienr ai i  père 
Jeannotte pour y cultiver des pois, la terre est devenue la 
proprietk des Dicaire en 1966. 

Acrive et travai l leuse,  Georgette ne ménage par ses 
heures pour faire progresser son entreprise. Elle organise 
fètes champêtres avec éplcicherte de blé d'iride, concours de 
pêche, cocirseç de cl-ialoupes et diveixs actjvités qui font le 
grand plaisir non seulemenr des campeurs insrall6s sur le 
site inais des autres villégiateiii~ en vacance autour des lacs 
et des résidants du village égaleinenr. 

Vingt ans après son inauguration, l e  camping Dicaire 
compte cinquante-deux emplacernenrs dont trenre-deux 
pour les roulortes avec eau courante, toiletres et douches 
intérieures. Dans un site exceptionnel, l'enireprise offre 
toutes les c:iiacréristiqcies cles plus beaux campings. 

ï t  camping Mcalre au nordsuest 
1 du p t i t  lac du Cerf. 

L;i dernière pourvoirie à voir le jour 5 Lac-du-Cerf est celle 
de Michel Saint-Louis et de son tpo~ise  Marie-Jeanne 
Gougeon en  1966. Située au nord de la baie hplance sur le 
petit lac du Cerf. l'entreprise offre quatre chalets locarifs 
avec plan américain oii européen. Initie dès I'enfance par 



n Dans ce temps là, il y ovni beaucoup de 
chevreuils. Chez-nous il y avait beoutoup 
de bois. Nous semions des chnrnpr 
d'ovoine ei certaines onnées nous ne 
pouvions en rbrolter porte que les rhe- 
vreuils I'avoient joui mongé. Alors, pour 
nous rétompenser, nous tirions un che- 
vreuil pour le manger ... B 

Aiblria LLonard 1990 

L'amérindien OUvier ChéchIppe, 
un gulde apprécié. 

son père Érnile qui possède une entreprise semblable sur 
l'île Longiie, Michel offre toutes les facilités nécessaires, 
chaloupes, guides, plate-formes pour la chasse au chevreuil 
et la chasse à l'ours, à la carabine ou à l'arc. L'entreprise 
offre a u a i  la possibilité d e  camper sur  place. 

L'iupad économique du louriçme 
Ouvert avec l'écnrioinie ForesiiPre et colonisé avec I'éco- 
noniic agricole, le canton Dudley se donne assez tôt cine 
rroisième vocar.ion avec le tourisme. Au travail de bûcheron 
I'liiver, à celui de draveur a u  printemps, les coluns- 
défricheurs de Lac-du-Cerf ajoutent celui de guide aiix 
saisons de pëc:hc et de chasse. Avec le développement des 
pourvoiries Wester. Boisinenu et Valiquette, l'économie 
touiiscique acquiert ses lettres de noblesse et plusieurs 
cultivateurs ajoutent un  revenu supplémentaire 5 une  
agriculture pzirfois assez maigre er toujours fragile. Cemins 
feront m ê m e  de  ce métier de guide leur pr incipale  
occupation. 

Région de lacs et de forêts de pruche o ù  abondent 
poissons et gibiers, le canton Dudley donne ainsi naissance 
à des générations de guides, les fils apprenant uès tôt les 
trucs des pères: les Valicluerte, les Boisrnenu, les Wesrer, 



Homicias et David iiobert, Liidger et Édouard Charl->onnea~i, 
Olivier Chechippe, Jim Milks du \Vabassee, Patrick el Lionel 
Dufîy, Henri Filion, Eugène Émard, Eusèbe et Yvon Gareau, 
Émile Saint-Louis et ses fils de lTle Longiie, Paul Gaudreniilt, 
7-Jenri Ouimet, Armarid Paquerre, ~ r m a n d  Lépine, Wilfrid 
I3onarni et con lb jcn  d ' a u t r e s  qiii apprennenr  l e u r s  
connaissances aux touristes inexpéririnentes venus clu 
Canada et des États-~njs. 11s son[ de viiritahles ambassa- 
cleiirs pour Lac-di]-Cerf car  leiir travail er lecirs connais- 
sances sont indispensables à iine économie rouristique 
durable et rentable. Amoureux de la nature, connaissant les 
<i:iisons. les pluies, les neiges er les ve:nts, l'hurneur clu 
poisson et d u  gibier, ils devierinent souve:nt rrappeurs entre 
les saisons de cliasse et de pêche, capriii..?nt castors, inames, 
loiitres, visons, loups-cerviers comme i'ofir si Icingremps fait 
les Algonquins Oueskarinis à rnvers le caiiton Dudley. 

s u i 8 c  el ti'oypeuz 
c l ' a i  guide pour GBrord e i    ose ph 
Boismenu pendoni cinq ans. Ensuite, l'ai 
éie gardien de club pendant dix-neuf anr. 
J'ni eu une ligne de trappe pendad onze 
ans. l'ni toujours lait !a chasser et irop- 
per. l'ai guidé plusieurs ondes pour Réal 
Voliquelte. B 

Alixnndri Bolsrninu l9S9 
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Des gddcs de pkhe eiïïcaçes. 

Pour à peine cluelques dollars qiiotidienneii-ient, le giiide 
travaille de sept heures le matin à clis-neuf lieures le soir. I I  
porte bagages et canor sur de longues diiîrances jusqu'au lac 
Croche ciù i l  a monré ses chaloiipcs avec l'aide de cliiens 
durant l'hiver, avironne penclant clez heures ,  aide les 
toiiristes à s'orienter en foret, leur apprend a pêcher et a 



chasser, leur monrre les meilleurs tnics pour mieux réussir, 
prépare les repas, apprête viandes sau vagtis et poissons. 

Y Toute la journée, i l  rame sur le petit et le grand lac du Cerf 
jiisqu'au lac Baptiste-Lefebvre a u  nord et au lac Saint- 
Gennain au sud afin que les pêcheurs ramènent brochets, 
maskinongés, truites grises, ouananiches ou achigans. II 
effectue ce 1nî.me tr;lvail au Wabassee pour la prise des 
dorés et il arrange ensuite les prises de la journée qu'il 
dépose clans une boîte avec glace et bran de scie. À la 
saison d'autoriine, il effectue un  travail sitnilaire avec les 
chasseurs de perdrix, de chevreuils, d'orignaus et d'ours 
noirs. 

De beaux trophées de chasse. 

- - 
7--4.  &, 

DES guides ci des chasseurs 
heureux. 



Les retombées économiques di1 ro~ii.isn?e sont impor- 
ranres et elles atteignent tolite la population de Lac-clu-Cerf. 
Les pourvoyeurs y rrouvent certes leurs comptes m a i s  ils ne 
son[ pas les seuls. A ces culcivateurs qc.i œuvrent comme 
guides, il faut ajouter ceux qui rirent un profit en  louant les 
camps érigés sur  les lacs attenant 2 leur terre ou  en vendant 
des terrains pour la construction des premiers chalets de 
villégiature d'Éinile Lemay, Arinand Bascii:n. Édouard Vanier 
ou Rodrigue Bélanger qui  se multiplieront avec la décennie 
1960. Au village, magasin-gérikraux,  stations-service, 
restaurants, auberges voient leur chiffre d'affaires a u R n î e n t e r  
sensibleinent aux saisons touristiqiies. Ouvriers, nienuisiers, 
fahricancs de c.li;ilocipes y t r o u v e n t  au.ssi {pur compte avec la 
construction, la réparation et I'entrerieii des no~nbreuses  
résidences secondziires érigées a u t o u r  des lacs car les 
rouristes des premières années, bien acciic:illis, deviennenr 
cies habitués. Cliarmés par les attraits di] canton, ils s'y 
acl-ièrenr ou s'y font construire iin chalet invitant socivent 
leurs amis citadins à faire de même. A I'l-ieure de la retraite, 
plusieurs iransfoimeronr ces cl-ialets du début en belles 
résidences permanentes et ajouteront de nouvelles teintes à 
la fresque politique et sociale cle Lac-du-Cerf. Véritable 
tonique, l'éconoinie touristique fait qiiadrupler la population 
cIu canton duranr la saison e s t i v a l e .  

(r Depuis six ans, je suis l'heureuse proprie- 
taire d'un chalet-maison O Lot-dubrf. 
Aprér ovoir été séduite par le paysage ou 
point de ne plus ovoir envie de passer mes 
vtrcanres ailleurs, i'oi appris à tonna9re 
les habitants du village et il s'est tréé de 
solides liens d'omiiié enire plusieurr 
d'entre eux et moi. 
Suis-je encore pour eux une tourisîe de la 
ville? Peul-être ... mois du foit que mon 
mari repose dons le petii cimetihre ... 
i'espère un jour i i r e  considéré tomme un 
membre de Io communauté villageoise. n 

losalti  Ouloi-Li Bourhls 1981 

Le &eloppeinent domicillaLw & 
la f a d e  Saint-buhi dam la M c  
des Scouts. 
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- LES COMMERCES 
l e s  uagaçins-généraux, épiceries e t  dépanneurs 
itiiés aux estsérnilés du canton , les deiix premiers 

/ --- magasins d'alimentation à naître dans la colonie 
de 1,ac-di]-Cerf sont ceux de Napoléon Blais sur la 
petite rivière du. Cerf à l'oiicst en 1924 et celui 
d'Aiexis et Rose-Emma Léoriard près de ia rivière 
du Lièvre au nord 1'anni.e suivante. Ces petites 

épicc~iie.; occupent quelques tabletres dans une  pièce de 
l eu r  maison privée respective et dépannen.1 les autres 
familles de colons q c i i  viennent à pied ou  en canor, sur de 
longiics distiinces r~:irfois, poiir acheter lard salé, graisse, 
farine, sel, sricre. tabac, mélasse, huile à lampe et quelques 
boîtes de cannage. 

Quinze ans plus tard, à leur arrivée à Lac-du-Cerf en 
1939, Ro.s;irio et Bertl~c Wester ouvrent un magasin pour 
desservir le village naissanr et les groupes de touristes qiii 
s'amènent aux saisons de  pCclie et de chasse. Érigé au Coin, 

magm~ilf le mag:isin Westcr offrira aussi le senrice de la poste et du 

WOes~ez téléphone. L'autobus dlHonnidas Bonclu de Notre-Dame-de- 
Pontinain qiii fait la navette le long de la Lièvre s'y :irrête 

o N O u r  ouvrionr le mii~os in  "pl ioun par réguli&i.eiiient l'été à neuf Iiciires le nintin er à dix-sepr 
semaine. I'éioii rempli tout l'hiver. Tout heures l'après-riiidi. À la saison hivernale. pliis rr'inquille le  monde Bioit assis sur deux grands 
bonfi. Les hommes s'insinlloient en avant pour les familles de cultivateurs, la place devicnt lieu d e  

et les femmes en orriére, [hocun ri~s.st:~~~blcment et de discussions. Le inagasin Ptant bientôt 

de leurs affaires. 0 équipe de la première rddjo i batterie du village, le cure 
~ i r t h i  ~avipni-wistir 1919 Donat Dumouchel vient y écouter le hockey du samedi soir. 



À I'autoinne 1945, à l'incitation d'Elz6ar Maillé, Origène 
Martel lance son fils aîné de seize ans, Pierre, qui vient de 
te rminer  ses études 1 Iberville s u r  le Richelieu,  dans  
I'aveilture c l ' c i n  magasin-géneral. La peiite épicerie ociilre 
d'abord ses portes dans la grande maisoti familiale au ccew 
di] village. Le commerce augmenrera de superficie par la 
suite. 

i( II y o présentement une égl ix tonslrvle 
a Lor-du-Cerf. Un curé rhsideni sera nom- 
mé sous peu. Ariuellement, il y o une 
cinquantaine de familles qui von1 à cette 
église îous In dimanthes en éie et fous les 
mois en hiver. 10 iris gronde maioriih 
sont des colons. Le iertle Agricole formé 
de tolons compte vingi-quatre membres. 
Le nombre de iouristes est considérable. 
Depuis le tommencement de Io mison, les 
tomps on1 retu tent cinquante outor. Sur 
le parcours du themin proieié, il y o huil 
roloni qui ont tommenri a ouvrir leur lot 
el sept Btoblirsemants projetés. 8 

Hinrl Biitmnd 1942 

Le mapingénéral de Rosario et 
Berthe '(Pester au Coln de 
lacdu-Cerf. 

Le magitsln-genëd Manel  sur la 
rue l'rlndpale de Lac-du-Cerf. 



w Nous sommes orrivés O Val-Borretie a 
deux heures dons Io nuit par le petit train 
du Mord. Nous avons touché la. A sept 
heures du matin, nous sommes embor- 
qubs dons la petite x sleigh 9 couverte 
tirée par deux troiteun de monsieur René 
Ouimei qui venait cherther la posie pour 
le Lot-du-Cerf. II ovoii un fanal en dedons 
pour thauffer un peu. Par moment nous 
courrions en arrière du troîneou pour 
nous rhthouffer les pieds. Vers midi, nous 
sommes arrêtés à Kiomika, à ln pension 
Lachaîne, pour diner. Nous ovionr les 
pieds gelés ... Après avoir dîné et s'êire 
rethouffés, nous sommes repartir pour 
Lac-du-Cerf mois là les rhevoux de mon- 
sieur Duimet ne irottoient plus tor ils 
avaieni de la neige iusqu'ou ventre ... 
nous sommes orrivés à Lac-du-Cerf vers 
cinq heures dons I'nprès-midi. B 

Pla i r i  Martml 1990 

Les magasins en  gros ne Faisant pas encore la l i v r a i s o n  
jiisqul:i Lac-du-Cerf, Pierre doit régplièrement Faire le voyage 
à Montréal avec sa voiture de marque  Forcl 1938 avec 
carrosserie en bois pour acheter sa marchandise : biscuits 
chez David et chez Stuart, quincaillerie et verrerie chez 
Alexis Nihon. I I  lui f a i t  faire preiive de beaucoup cl'astuce 
car le i-atirinnernent instauré durant la guerre sur la viande, 
le scicici, le beurre, le lait en boîte, est roiijours en vigueur et 
pour  ;ic.heter dans le gros les épiccrics doivent respecrer 
leur quota préa l ab l emen t  ktabli par le gouvernement. 

Durant l'été Armandoza Caron fournit le l a i t  au magasin en 
le livrant clans une voiturette tirée par un chien alors qu'en 
hiver le lait et les autres marchandises arrivent de Mont- 
Laurier avec la grosse autoneige Bombardier dtHormidas 
Bondu qui fait le voyage depuis Notre-Dame-de-Pontmain 
et Saint-Gérard dc K i x n i k a  2 tous les deux jocirs. En raison 
des ri-iciuvais cherniris, le lourd véhiciile d e  dix places, 
habituellement occiipi- par le double de passagers, verse 
souvent dans la neige. 

Avec la fin de 121  deuxième guerre mondiale, l'activité 
commerci;ile p r e n d  u n  nouvel  essor à Lac-du-Cerf qiii 
compte alors trois aiitomobiles, celle de Rosario Wcsic-r 
achetée 100 $ pour aller ctiercher cl i \ ferses marchandises à la 
gare de Val-Barrette o u  à Mont-Laurier, celle (l 'Armand 
Paq~irrre et celle d'origen-ie Martel qu i  fait inonter jusqu'à 

La Ford de Plerre Martel devant 
las: Inudations des Indusuies de 
Iac-du-Ccd-. i~ iivralson du h l t  3 dodcUe sur k rue Prindpalc de Lac-du-Cerf. 



dix passagers lorsqu'il fait le voyage à Mont-hcirier. Entre 
1944 et 1948, la population passe de c1eu.s cent vingt-quatre 
à trois cent qiiatre-vingt-sept personnes, de trence-six à 
cinqiiante-six Fdmilles résidentielles, de huit ;i vingt familles 
de villégiareurs. L e  curé Donat Diimouchel s'établit en 
permanence ûu presbpère 5 l'automne 1946 et le couvent 
est en consmiction près de l'église. Les plcis jeunes acliècent 
leur crPme glacée au restaiirarit d u  Coin cle inadame 
Beaudry et les plus âgés disposent maintenant d'une table 
de billard au magasin Martel. L'électricité n'est pas encore là 
mais l'activité économique est en nei progres. Les rnoulins à 
scie Léonard, Meilleur, L a n g e v i n  et Forest sont en opération. 
Les boutiques à bois d'Aiiguste Désormeaux, diElp1+ge 
Émiird et d1Herménégilde Marier pioduisenr pones, châssis 
et chaloupes en belles quan~ités. Le forgeron Lyen Boudrias 
devient de pliis en  plus mécanicicri e t  Nt>efl Dancause est à 
co~isuuire un garage qui offrira essence eL mécanique car 
les preiiiiéres camionnettes de Rosario LVester et Palma 
Dicaire font  c l e s  envieux et plusieurs pensent à s'en 
procurer. Arrnandoza Caron rient maison de pension pour 
les passants et le canton compte n-iaiiitenant vingt-cinq 
chalets à louer. La popiilarion double durant la saison 
esrivsle et la pêche artire de plus en gliis de touristes ailx 
pounroiries Wester, Boismenu ct Valiquette. Avec les neiges 
la tranquillité est plus grande et le calnie dci village n'est 
brise q u e  par le passage des lourds c a i n i o n s  cl-iarroyant les 
billots jusqu'aux moulins ,i. scie. 

En 1950, Pierre M;inel acciieille sa tante Cécile Martel et 
son oncle Ar~nand Sainte-Marie qui s'associeni à lui dans 
son commerce. Avec ces nouveaux partenaires d'affaires, la 
petite épicerie s'insialle dans une nouvelle hatisse et devient 
le magasin-général Manel et Sainte-Marie. L'entreprise doil 
alors supporter le credit sans intérêt car la paye est bonne 
mais lence, spécialement en hiver o ù  les entrepreneurs 
forestiers ne soi-it payés qii'à tous les de i l s  ou trois mois. 

Après cinq ans de cetLe association, Pierre quitte LAC-clu- 
Cerf en  1955 après avoir vendu sa part à son oncle. II 
s'établir i Monrréal et, incité par Osé Chevrier, il devient 
chauffeur de taxi et de liinousine avant d'occuper le poste 
de gérant dans l'entreprise Murray Hill. En 1962, roujours 
at tacl~é au canton D u d l e y ,  i l  devient propriétaire d u  

a 267 Gmer 
40 lomilles résidentiel18 et 10 fornilies 
de villégiateurs 
1 thopelle, I presbytère, 1 salle 
paroissiale, 2 écoles 
2 moulins a scie, 2 sutreries 
1 marchand, 1 restaurant, 1 poste 
d'essence 
12 tholeis 6 louer, 2 pensions d'éU 
I bureau de poste, 1 (entre téléphonique 
2 000 ocres en exploilation 
2 500 acrar O exploiter 
135 000 S de valeur fonciére 
10 000 S de mathineries 
170 vacher a laii, 65 chevaux, 120 
cothons 
90 mouions, 12 bœufs, 900 poules. r 

Donit Dumouthil p l r i  1945 

d r r  mngnsijz 
&/QE.J~ el 
&zinlc&/'nzie 
u C'élait gai [or la gens yenoient compter 
leurs u flips 3 de chosse, de pèche, de bois. 
C'était omusonl pour moi. Co été un gros 
thangemeni dons mo vie. J'ovois é1e 
Blevée en ville e! a Lat-du-Eed il y ovoit 
iellement d'expresrions ei de couiumer 
que je ne ronnoissais pas. C'étoit lrds 
insirudif pour moi. Je n'ovois jomoir vu 
iout I'obotiis nécessaire pour foire un 
chemin dons le bois et ie trouvois ifès 

impressionnants tous ces cornions qui 
ponoieni thargés de gros billots 8 

(4rlti Martel-Silntm-llirf+ 1975 



domaine Diirrisac, qui rappelle la mémoire d'une aïeule 
maternelle, o ù  il  vient régulièrement passer les fins de 
serilaine. Ce beau domaine développé sur le lot de colonisa- 
tion d'Eugène Émard a u  lac Baptiste-Lefebvre a éié amiinagé 
par son pCrr Origène qui, aprks la vente de son moulin à 
scie au village à Patrice Bondu en 1955, y a construit iine 
bonne maison,  fait le lotissement pour quarante-cinq 
terrains, construit sept chalets en plus de celui des Émard 
baptisé .Le Pionnier)) et vendci quelques terrains pour les 
villégiateurs intéressés à s 'y construire un  c l~ale t .  Après 
l'achar du domaine, Pierre songe d'abord à le vendre après 
remise en érat mais, cle nouveau sédu.it par l'endroit. i l  s'y 
installera en pem>anence à conlpter du printemps 1988. 

Après le départ  de Pierre iMartel en 1955, Cécile et 
A.rmand Saint-Marie continuent d'opérer le inagasin-général 
jusqu 'en 1960 alors  q u e  Admira et  Blanche Vachon 
deviennent à leur tour propriétaires de l'entreprise o ù  la 
jeune Louisette Maillé vient leur donner un coiip de  main 
durant la saison esrivale. Ils l'opèrent jusqii'en septembre 
3967 avant de passer le flambeau à un coiiple plus jeune, 
leur nièce Jeannine Forget et son  nar ri Yves Allaire. 

Les Allaire arrivent alors de Trois-Rivières inais leurs 
racines famjliales sont profondément enfouies dans la terre 
de la Haute-Lièvre : Yves est le petit fils d'Émery Allaire, l'un 
des fondatciirs de Notre-Dame-du-Laus en 1870 alors que 
Jeanninc est directement apparenté aux Lafontaine et a u x  
Gcikrin, les p ionniers  d e  Fe rme-Neuve  et du  canton 
Kiamika. Tous les d e u x  diplômés e n  commerce ,  ils 
n'hésitent pas a doubler la superficie de lient reprise après 

rc Ce magasin là Btait à vendre depuis 
deux ou trois ans. I I  y avaiî même un  
carton t o u t  jauni pur le soleil dans la 
vitrine. C'étoii intérassont mois i l  foHoir 
oimer (a. Les gens q u i  m'ont le plus 
oppris sont les clients. J'oi beaucoup 
npprécié les jeunes. Dons un  mugosin- 
général de campagne, on demonde de 
faire rrkdit. Les jeunes me l'on! demande 
et ils ont  été 116s sincères avec moi car 1% 
n'ai jamais perdu un sou. 8 

Yvos Ailalro 1989 t 

YY15 AkLAElE 
Marchand g h d r a l  
Epicier-boucher iicencié 
Feronnerie 

Lac-du-Cerf TBI.: 3144-2 



Une vue générale du d h g e  
dunnt k d k n n i e  1960. 

quelques mois d'opération afin d'offrir tous les produits de 
quincaillerie à la clientele en plus de l'épicerie générale. 
Après dix années, ils vendronr leur commerce à Gilles 
Valiquette e n  mars 1978. 

Enfants de  pionniers du canton, le:; époux Gilles et 
csor au  commerce. Liliane Valiquette clonnent un  nouvel e, 

Alors qu'elle s'occcipe principalement de l'épicerie qui 
demeure un veritable magasin-général avec centrale rélé- 
phonique er dépanneur financier, lui se consacre enciè- 
rement au cominerce des matériaux de construction, qua- 
ciniplant le chiffre d'affaires de sa quinc;lillerie. Progressifs, 
les Valiquette engagent filurielle Ouirnet comme secrétaire à 
plein remps et mettent en place u n  système d'achat 
informatisé. En mars 1989. le commerce d'épicerie passe 
aux mains de Jacques Caron alors q u e  Gilles continue 
d'opérer ça quincaillerie er son comnerce de matériaux. En 
1993, Son fils Stéphane et son épouse Lyne Maillé se 
joignent à lui dans l'entreprise. 

Au chapitre des commerces d'alimentarion, i l  faut ajociter 
l'épicerie Au bon Marche 1, construite par Raymond 
Charbonneau au norcl de la rue Principale. Propriété de 
Jean-Guy Hotte et Pauline Viger, de:; montréalais q u i  
passent t'été au lac Mallonne depuis plusieurs années, le 
cominerce est en operation pendant deux a n s  entre juillet 
1972 et seprembre 1974. Quatre ans pllis tard, l'entreprise 
offrira divers kiosques et manèges pour l'amusement des 
enfants durant uois étés siiccessifs. 



c.awip 
!! J'ni vendu mon petit tomp à madame 
Beaudry pour une vathe. l 'ai Ue obligé 
d'oller Io chetcher à lot-des-Érortes 6 
pied. J'oi morthé ioute Io jourri80 avec Io 
vothe. l 'ai  jamais trouvé le temps oussi 
long (or etle niduil pas jasonle. B 

E y i n i  €mird lOl9 

Avec les années, de petils dépanneurs s'ajourent à ces 
épiceries. Ainsi, eii 1957, Georgi2in:i Boisrnenii ocivre u n  
petii commerce d'ali~iientacion dciublE d'iine lingerie dans 
une  pc- r i te  constn~ction érigée à deux pas de sa maison ail 

sud de la nie Principrile. Elle opère le petit dSp;irineiir en 
copropriété avec sa fille Beauice qiii demeure alors à Mont- 
Laurier jusqii'en 1961. Le commerce passe alors à son petit- 
fils Gaston Saint-Louis qui agrandit la supesficie de la petite 
entreprise en la relocalisant tout près daris la maison à deux 
étagi:~ Crigée par Augciste Dés(')m~eaux qii'il déplace depuis 
sori site originel pliis i l'ouest dans le village. Le dépanneur 
redevient la propriete de sa rnère Béarrice Saint-Louis en 
1962 et apres deux ans d'opération, elle le cède à son frère 
Adrien Boisinenii qui cienclra le commerce jusqu'aii malheii- 
reux incendie qui consume l'édifice en  avril 1967. Après 
reconstmction sur le même site, Adrien et Lucille Boismenu 
y tiendront un foyer d'accueil. De son coré Adrien continue 
d'olKmr sa pouil~oirie qui compte trois chalets dans le club 
des Guidcs au  lac Croche et cinq aiitres sur le petit lac du 
Cerf, separCs de la poiirvoirie de son frkre Joseph par 
l'ancien (:lialet du cliib de Saint-Jeroine érigé au débiit de la 
dkcennje 1920. 

En 1975, Patrice et Yvetie Bondu ouvrenr à leur tour un 
clCp.inrieur à deux pas de I'aiicien dépanneur Boismetiu- 
Saint-Lociis après avoir venclu leur rnouljn à scie 5 leurs fils 
Niario et Réjean. Après une  année cl'opération, ils ckdenr le 
commerce à leur fils Cl-iarles et à son épouse Julie Duffy qui 
le ,qnrderoiir ii leur tour pendant onze ans avant de devenir 
propriétaire de l'Auberge près des Lacs de l'autre côté cle la 
rue principiile. l'ropriété depuis 1986 de Rolland Léonard et 
d e  son époiise Louisetre Wester, l 'épicerie-dépanneur 
licenciée est ouverte sept jours par semaine et offre le 
service d'un comptoir posral e n  tout temps. 

l e s  reçtaurants et l'luberfle Ouahe-Çaiçons » 
À l'exemple de Patrick Duffy, un aini dont elle a un temps 
gardé les enfants après le décès de son épouse ,  Rosa 
Gauthier-Beaudry arrive de Val-Barrette en 1941 avec son 
fils fidouard poiir ouvrir le pretnier restaurant de Lac-du- 
Cerf. Après avoir troqué le terrain dlEugéne Éinarcl en face 



du inagasin Wester pour une vache, elle fait ériger son 
restaurant par EXerménkgilde Marier. 1-kpoux de sn fille 
Blanche. Elle y tiendra commerce pendant près de sept ans. 

Disposant cl'cine table de bjllard oii madame Beaudry 
affronte les commis-voyagecirs pour 5 6 de la panie. d'un 
gramophone et d'une radio ;i batterie permetrant aux  aina- 
teurs l'écoute des exploits de Maurice Richard le sarnecii 
soir, le reçucirant est très achalandé, spécialement après les 
messes dci djmanche alors que l'on peut se procurer la 
liqueur à 5 C et cine excellente crème glacée q u e  inadame 
Beaudry faait elle-meme. Poiir un chip ou un Pepsi, ses 
espiègles petits fils Oneil et André lui  donnent un  coup de 
main 1orsqu'Éclouard est occupé au conseil municipal de  
Noue-Dame-de-Pontmain ou qu'il se rend cllez sa dulcinée 
Géraldine. Le restaurant sert aussi des repas aux condiic- 
teurs de cainions qui  transportent du  bciis durant les inois 
d'hiver. 

Après la mort de s a  mère e n  1947, Édouard Beauclry 
laisse le commerce pour travailler à plein temps sur son lor 
de colonisacion. À son salaire de chauffeur de bouilloire au 
inoiilin fi scie de René Meilleur il ajoute le revenu de 
location de ses cinq chalets érigés siir sa terre au lac 
Mallonne, appuyé d e  son époiise Géraldine Léonard qui 
s'occupe des enfants, d e s  animaux de  la ferme ec cle 
l'entretien des chalets. 



Après le départ des Beaudry pour le lac Mailonne, la 
construction du restaurant au  Coin est louée à Léon Léonard 
où son kpouse Lucille vendra de heaiix chapeaux penkint 
~[uclqiie tvriips avant d'aménager de 1'a.iitre côté de la route 
où  cllc ticridra un  petit restaurant dépanneur pendmt dix 
ans. I>e son cCité, Léon travaille au moulin à scie Meilleur en 
plus de p;isser le courric-r, mener taxi, agir comme ambulan- 
cier ct aller chercher le doc~eur Elie à -1-Barrette avec sa 
petite camionnette. 

En 1955, Henri Ouimet fait l'achat d'un tei-rain sur la rive 
nord dti grand lac du Cerf pour y construire à son tour u n  
petit restaurant reconnu pour le bon goût  de ses pommes 
de terre frites. Trois ans plus tard, en 1958, le comrncrce 
devient I:i propriéte de son frère Gei.ald er cle son épouse 
Laurette Filion qui vont y œuvrer sans relâche pendant 
vingt ans.  Les Ouimet ne chôment  pas. IJendant que 
Laurerte accueille pêcheurs et chasseurs tr+s tôt le niarin 
pour le déjeuncr, Gécald s'appareille pour aller les guider 
durant toute la journée. k s  soupers s'étirent aussi en soirke 
jusqu'au retour tardif des derniers r e n t r é s .  Cerrains 
dirn>~nt:Iit.s soir Laurette doit servir jusqu'à soixante repas 
[nais les enfants sont Iieiireusernent d ' u n e  grande aicle 
autant à la salle à manger qu'al1 dépanneur. L'endroit sen 
également de secrétariat scolaire et municipal puisque 
Gérald occiipc Ics postes de secréraire de la commission 
scolaire et de la municipalité pendant plusieurs années. 
deux pas cle 1'Cglise et du couvent, les époux et les enfants 
Ouimet sont aussi cle 1011s les travaux. de toutes les corvées 
pour I'enuetien de l'église, pour la prkparation des diffé- 
rentes célkbrations et décorations. 

C a f é  d u  C e r f  
Repas l@r 

G h t d  O u l m ,  prop. 

LaoduCorf Tél.: 915-W-3 



Au chapitre de la restauration, il faut aussi inclure la 
patate frire rnobile de Raymond Cl>arbonneau et de son 
épouse Carinen Duffy qui s'iristalle a i l  terrain de balle 
lorsqiie la saison de basebal1 corninence. Déburke en  1968 
101,s d'un concours de pêclîe à la poumoirie llaliqiierte, le 
petit restacirarit mobile tiré par une acitorriobile hit partie du 
décor  lors des diverses fesUvjtés escivales durant quatre ans. 
Taiir le monde y fait 1.1 qiieue pour  une excellente frite, lin 
haml'iciger ou  un hot-dog. En 1073. Jean-Giiy Mail16 eL son 
époiise rMyr-rande Marier deviennenr propriétaires d J casse- 
croute et I'insralle de façon perinanerrte 9 côré de leur 
st,atiori-service l'année suiv;inte. En 1975. ils vendent à leur 
cour le petit restaurant Pique-Assiette à Réjeanne Boisnieriu 
et André Uiotte q u i  consmiiront le restauirant Quatre Saisons 
de I'aiitre co t é  de la nie l'année suivante. 11s opèren t  le 
commerce pendant que lques  années avan t  d'en. faire la 
location par la suite. A l 'automne 1987, le! restaurant devient 
la propriété de Lucien Fleurant et Nicole Valiquetre inais dès 
le p r in t emps  suivant ils venden r  1'eni:reprise 5 Paul  et 
Thérèse  Labranche: u n  couple de ciradins séduit p:ir la 
région depuis quelques années. 

Le dernier restaurant à voir ie jour à Lac-du-Ced est la 
Cabane à Maclo e n  1981 alors que  Madeleine Rue1 fait 
déménager u n  bâtiment à l'arrière de l'Auberge près des 
Lacs pour le transformer en petite salle a manger à deux  
pas d u  cen t r e  civique et d u  centre communaiiraire .  Le 

L'auberge Quatre-Saisons sur La 
nie Principale. 



coitinie!,cct offre des repas nxiil; ;ii.issi cles arricles d e  pèche 
et des: soiivenirs. Daniel Gauthier devienclra proprietaire de 
l'enreprise cn 1988 avant de la cécler 3 son tour à Danielle 
0iiin1c.t à corripter clc juin 1991. 

L'industrie de la restauration de Lac-du-Cerf coinpre aussi 
l'Auberge près des Lacs au nord de la rue Principale e n  
face des biire:lux de l'entreprise des maisons de pièces 
Boridu. O~iverte eri 1962 par le driiminondvillciis Régirio 
Dubois, cette entreprise offrant excellents repas, bar, 
chambres et motels conriaîua plusieiirs proprietaires diirant 
les trois di:c:ennics suivantes : Rosaire Sanche, Maurice 
Ballard, Réjean ifleilleur, Pliilippe Orreindy, Charles Bondu 
et Julie Diiffy, qui loueront u n  teinps à Jean et Gertrude 
Lacoste er finaleriicnt Hcibert et Fleiir de Mai Lafrenière qui 
entreprennenc d'import:~ ntes rénovations en 1992 er offrerit 
aussi le service de traiteur. 

L'areiier & réparadon de Lyen 
Boudrias sur la rue Principale. 

a I I  O ouvert les chemins pendant plurieurs 
années. I I  devait foire l'entretien de sa 
machinerie lui-même cor ses camions 
n'étaient pos neufs. C'(toit des cornions 
de  I'ormée, des cornions usagés. I I  
modifiait, il rbparait, i l  était Irés bon avec 
le iour. I I  Btoit i res  hobile pour foire res 
riporotions lui-même. 1, 

Luciinni Boudrias 1190 

l e s  garages-automobiles 
Lyeri Boiiclrjas, le fils de Sripoléon de Notre-Dame-de- 
Pontrnain , ai-rive à I:.ic-du-Cerf d';.ibord comrne forgeron en 
1943, durant la cleusi&me guerre i~~ondiale .  À dix-huit ans, il 
achète un einplacernent au nord de la nie principale pour 
construire b(:iutique de forge et habitation. Marié 5 Gilberle 
Lavigne en aoûr 1345, il devient ainsi le beau-frère de 
Rosario et Bei-clie Wester. 

Avec 13 fin de la guerre, les touristes en au~omobile se 
font de p lus  t>n plus nombreux er. les culrivareurs délaissent 
aussi peu .d pcu les chevaux pour les tracteurs. Cette 
nouvelle sircirilion amène Lyen Boudriris à transformer son 
travail de forgeron en celui de rn-5canicic.n. En 1949, i l  érige 
une noiivelle bâtisse avec atelier n~ecatiique et pornpe à 
essence afin dc niiecix dessenrir sa nouvelle clientèle. Habile 
mi.c;inicien, spécialemenr pour fabriquer des pieces au tour, 
il fait toute la mécanique et la soudure, non seulement des 
carnions er des autoniobiles inais des moteurs Rors bord 
égaleinent. Avec les annees soixante, i l  prend à contrat 
l'entretien des cheinins d'hiver de la municipalité. Pour cc 
faire, i l  achète d'anciens camions de l 'armée, toujours 
robustes, q u ' i l  transforirie et adapte  avec les charrues 
nécessaires au déblavage de la neige. En 1975, son fils 



Andrk se joint à lui pour l'enrretien des chemins qui se font 
maintenant à l'année. 

Lyen Boudrias décede e n  juin 1985, à soixante-cinq ans, 
apres un drainatique accident à son garage. À la suite d'une 
ti-iauvaise manmuvre, il est ticrasé sous la roue du tracteur 
d'une fendeuse à bois qu'il avait mise au point. 

Arrivé six mois après son fils Alberr Jun ior  qu i  travaille 
coiiime condiicreur de caniion au moulin à scie de Langevin 
ei Forest, Alben Dancause de Laprairie Zrige, en 1947, un 
garage de mécanique automobile avec di1 bois acheté chez 
Albéria Léonard dans le nord dii canton. JA construccion et 
la pompe à essence son t  situées à l'est de la route à I'enrrée 
nard du village. Albert Dancause et son épouse May Dobbs, 
qui o n t  temporaireinent habité dans de petits chantiers dans 
le rang neuf pour des pérjodes de six mois, de deux et de 
trois ans à compter de 1934, logent au deuxième érage de 
l'atelier inécanique. Habile machiniste, Albert t.ravai1le aussi 
au  moulin à scie de Langevin ec Forest et à celui d'Oscar 
Flamand à Saint-Gérard de Kiamika. 

En 1950, trais ans a peine après sa dernière arrivée, 
Albert Dancacise, véritable pigeon-voyagecir, quitte a 

nouveau le canton pour retourner travailler sur la rive sud 
de Monuéal, non sans [l'abord avoir été l'un des membres 
fondateurs di1 cluh de la Boucane, le premier club des 
loisirs d e  Lac-du-Cerf. Ses enfants,  Albert. Evelyne et 
Mnrjorie-May prendronr cependant racines en l-laure-Lièvre 
e n  epousanl des enfants de Lac-du-Cer F, Francine Caron, 
Lionel Duffy et Claude Gaudreault. 

Après le départ d'Albert Dancause, Alblsria Léoriarcl prend 
le garage en main après avoir vendu ses animaux sur la 
rerre paternelle qu'il occupe au nord du lac Tomkin. Alors 
que son épouse Cisèle tient ut1 petit dépanneur attenant et 
loge quelques hornines travaillant au transport du bois polir 
lui, Albéria exploitera l'entreprise pendant q u i n z e  ans 
jusqil'à la construcrion d 'un nouveau garage-automobile 
dans le village. 

Le troisième garage de mécanique automobile à naître à 
Lac-du-Cerf est celui de Jean-Giiy Maillé, arrivé à un ari de 
Val-Barrette e n  1930, avec ses parents Elzéar et Dorina 
Maille. Dès l'âge de neuf ans il aide son père qui defriche et 
laboure son loi avec un  bœuf à l'ouest du lac Long er à 

Albert et May Daocause avec leufi 
crois enîaofi. 

In garage-autoniobile d'Albert 
Dancause devenu la proprl9té 
d'AIMria Lbonard. 



quatorze ans ,  il est cléji à l 'emploi d u  moulin de René 
Meilleur leur voisin aci nord, au salaire ( lc? 50 d qiiotidienne- 
ment pour cles journées de dix heiirrs d'un dur travail ;i 
rouler Ics billots jusclu'à la scie, sans rcl5clie, rapidement. 
afin cle fournir les scieurs. Après quelque temps à travailler 
au clianticr coopé~.atii de Brébeuf-Saint-Jovite avec son frère 
cadet Orient, il entre à l 'emploi de Fernand Brière de 
Kialnika comme mécanicien. 

Son goût de la i ~ ~ é c a n i q u e  l 'amène à faire l'achar de 
cinquante automobiles usagées de William Grenier de 
Mont-Laurier pour la somme de 2 500 $ en 1954. Malgré de 
longues heiires passi:ei; à remettre toutes ces mécaniques 
e n  bon émt. il rrouve aussi le tenips de uavailler dans I;r 
constniction et surtout le temps pour fréquenter et épouser 
Myründe Marier, la fille de Blanclie et Hermenégilde, e n  
1956. i,'année suivnn.te, il quitte son einploi au  garage 
Briè1.e pour constniire son propre conlinerce au Coin dii 
village i I.:Ic-chi-Cerf. Il ouvre les portes de son garage en 
juin 1957. Travailleur, i l  y muvi.e inlassablernent pendant 
plus de  trente ans, tous les jours dc la semaine, ne fermant 
qu'A Noël eï au Jour de I'an, jusqu'à l'automne 1988. Son 
entreprise est :ilors achetée par  Robert Dancause qui  
l'opère pendant trois ans avant cle louer le commerce à 
Jude Careau aii printemps 1992. Le garage continue d'offrir 
les prtidiiitç Shell, 1.1 mécanique, la soudure, le reinorqciage 
jour et nuit,  alors q u e  Jeail-Giiy Maillé se remet à la 
réparation et à la vente cle voitures usécs cle l'autre côté de 
la nie à l'ouest. 

En 1976, Retié Gï,i.igtion, employé de l'usine Sogefor de 
Lac-des-Iles qui travaille daris le fer et la soudure depuis 

GARAGE CHAMPLAIN 
Jm&uy MaillB. pmp 

RBparations généraies - h g a  - Graisa* 
Vendeur d'autn+n@iq BOMBARDIER 
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l'âge çle seize ans, ouwe aussi les pones d'un garage de 
mécanique automobile sur  la rue Principale avec son frère 
Gilles. A i d é  de son égoiise Gli is la ine Ouimet ,  René y 
travaille beaiicoup pendant quatre ans avant de vendre sa 
batisse .;i Réjean Boridu en 1980 q u i  I'inrègre dans  son 
entreprise de n~aisons de pièces. 

les au treç commerces 
L'activité commerciale se compléte avcc quelques autres 
entreprises qui ont marqué et marquent encore l'hisroire de 
Lac-du-Cerf. 

A11 chapitre des cominerces liés aux loisirs, il f:rut parler 
du mini-putt de Gaétan Maillé et Pierrc Wester ouvert à 
l 'entrée nord di1 vil lage en  1773 où plcisieiirs s ' a~nusen t  
;igréablement dorant les belles icium4es de  l'été, du service 
aerien de Gilles Caron siir le gratid lac du Cerf, des cours cle 
plongée de Cliristian Valiquecre, de la chasse aux sangliers 
offerte par Jacqcies Charbonneau i I'entrge nord du village, 
du petit garage de vente et de reparatiori cle moroncigcs: de 
l ' en t r ep reneu r  en  constriiction Claude Gaudreau l t  qiii 
disparaîtra dans un incendie après être passé aux inains de 
son fils Claiide. 

Dans le domaine alimentaire, en plus de la boucherie- 
auberge d'Eddy Crépeau dispame dans  les flammes à la 
pointe du q u ~ i  cians la baie Bonnet Rouge, Lac-dii-Cerf a 
cotnpté sur les petits reslaurants tenus fiai- Benoïl Tui-gcc i n  

et par Gérald Léonard où  étaient servis licliieurs. cafes, Iîat- 
dogs et crème glacke durant la décennic 1950 Plus tard, 
deux autres entreprises offriront sainci. cr bon goût :  les 

Lac-du-Cerf auto-neige enrg 
Vente et semice 

C h d e  Gaudreault, prop. 

Lacdu-Cerf +hl.: 9 t 5-W-22 



discributeurs Lionel Racine er Éléonore Rousseau qui offrent 
dcs :iliments régPnérareurs d'origine chinoise à base 
d'herbes concentrees et I'éiabliere Lionard qui  offre sirop: 
rire er boriboris ii l'erable. 

Dans le vêtenienr. il failr mentionner l'habile coutcirière 
Jeanrie Godmer-Gougeon qui vend dei tissu pendant deux 
ans avanr cle s'instriller dans le village o ù  elle tient magasiti 
de linge entre '1970 et 1974 avant de trar-isfornie~ son local 
en atelier de retnboui.i.tige d'abord et en arelier-magasin de 
céramique, donnant des cours dam les villages avoisinanrs, 
par la suite, à conîpter de 1985. Yverte Grenier-Bondu tient 
aussi un n-i:~,q:isin de linge aci sociç-sol de sa inaison pendant 
cinq ans aprks la vente de son dépanneur à son fils Charles 
en 1976. Lucille Leonard fait aiissi la verite de  laines et rle 
riss~~s sur la rue Principale ;iloi,s que Chris~ane Saint-Lociis 
offre tissus et coupons au Do~naine du lac Mallonnc. 

Au  chapitre de  la coiffiire, Lac-clu-Cerf comptera le salon 
de Carole Pelneaiilt siir le chemin de I'l?glise, celcii rle 
Sandra Léonard ct le centre Mille et cine jcCoupesn de 
Danielle Racine sur la rue I'rincipale. 

0:in.s le doaiaii-ie de l'hahitatior-i, les bons ouvriers et les 
bons meniiisi~rs, Ou inlet. Gaudreault. Maille, C h ~ i ~ t m n n e a c i ,  
Léonard, sont norrihreux à Lac-du-Cerf. Les intéressés à la 
consrruction d'une résidence ou d'un chalet peiivent aussi 
faire appel ;i l'électricien Denis Goiigeon, à René Goiigeon 
qui offre, terre, gravier et insrallarions septiques, er à 
Claude Léuriard dont l'entreprise de sciage s'occupe aussi 
de deneigerilent et de tr;tnsport gknkral. 

La 'Chambre de tommerce 
A u  prtIiteinps 1965. Rosario Wester lance l'id& de rne1tr.e 
sur pied une Chambre de commerce à Lac-du-Cerf dans le 
but  d e  développer  l ' é conomie  d u  can ton  e n  é tan t  
I'instigatnce de différents projets cle mise en valeur et e n  
appuyant les groupes sociaux o u  organismes dans leurs 
den-iarches c ci près des autorités gouvernementales. Kensei- 
gnenlenrs pris auprès de la Chanîbre de comnlerce de 
 montréa al, il s'avère qil'iin tel organisme doit compter ri-ente- 
deux membres au  minimiirn lors de sa fondarion. Pour 



atteindre ce nombre, les solliciteurs Rosario Wesrer, Lionel 
Dufh et Origène Martel étendent le projet aux ri~unicipalités 
voisines de Saint-Gérard de Kian~ika el Val-Barrette. 

La Chainbre de comn-ierce régionale mît donc officielle- 
ment à la mi-juillet 1965 cie la volonté commune des gens 
dlaff:iires de ces [rois municipalités désireux de mieux 
planifier le d é ~ ~ e l o p p e m e n t  économique. Lionel Duffy, le 
premier président et Origène Manel, le vice-pesidel-II, sont 
entourés des directeurs hlichel, Raymond er André Wester, 
Albert Dancause, Réal Valiqiietre, CSrald Ouimet, Martial 
Gaudreaulr et Berriard Caron. La cl-ianibre compte près de 
soixante nîernbres au dépan. 

Le preinier projer lancé par le nocive1 organisiiie est celui 
d'une grande enseigne de 20 x 12 pieds (G x 4 metres), 
illuininée, erigée à l'entrée sud d u  village de Lac-des- 
Ecorces sui. la route nationale arrivant de la région inetropci- 
lit~ine. L'imtriense panneau, fair par J,ionel Maillé et lettré 
par E o  Lalonde de Mont-Laurier. souhaite la bienveniie aux 
visireurs, indique les distances B franchir pour atteindre Val- 
R;irretre, Saint-Gérard de Kiamika, Lac-du-Cerf et présenre 
les divers semices qu'on y retrouve : hbrelleries, pourvoiries, 
commerces de rest;iiii-atiori. guides, spoil:j pr-  tiqués. plages, 
chalers à louer et terrain à vendre. 

. . -L.  

La- .--, 

Une vue ab-leme du 
Lacdu-Cerf. 



l a  poste 

Durnt les prendEres déccnnles 
de colontfation, k courrier de 
Iac-du-Cerf est adressé au bureau 
de posie de Wabaswe. 

Les premiers colons établis aci nord du petit lac dci Cerf 
reçoivent d'abord leur courrier postal chez Siméon Grenier 
qui tient un petit bureau de poste en aval de la ferme 
Wabassee sur la rive ouest de la rivière d1.1 1,ièvre. Le pos- 
tillon Dominiqiie Saint-Eoiiis fait alors la difficile navette e n  
raison cles mauvais chemins cle l'époque entre Notre-Dame- 
du-I.aiis er Mcint-Laurier. Avec s o n  autnhcis e n  6té et sa  
grosse autoneige en hiver. Hormidas  Bondu de N o ~ r e -  
Dame-de-Pontmairi assurera aussi ce service quelques  
annees plus tard. Pour leur part, les colons etablis aux 
envii.0n.s di1 lac To~nkin dans la partie nord du canton font 
affaire avec le bureau de poste de Saint-Gérard cle teamika 
clont le cocirrier arrive à la gare de Val-Barrette. 

En 1939, Ias d'un service postal sociveni irrégulier et lent 
en  hiver, Rosario W'chster et Jospeli Boismenu se rendent à 
Ottawa pour plaidcr la cause de la petite conirnunaute de 
Lac-du-Cerf qiij cunipte alors trente familles totalisant 
qiiarre-vingt-dix personnes. Ils en reviennent avec I'enga- 
gement gouvernen~ental d'ouvrir iin bureau de poste dans 
le canton, rapportant aussi chacun iine robe en  cadeau 3 
leur &pouse. 

Le premier 1,iireau de posre de Lac-du-Cerf est ouvert 
quelques mois plus tard en 1940 au  magasin Wester üu 
Coin dci irillage. En 1945. le bureau de poste sera déplacé 



tout près chez jeannette et Rliéal Ouimer alors que René, 
son père, est chargé de transporter le courrier depiiis la 
gaie de \!al-Barrette jusqu'au village. En hiver, ce voyage 
dure pr:.itiqueinent toute la journée. 

Les Ouimet auront la charge di1 bureau de poste de Lac- 
du-Cerf penclant i i r i  quan de siècle jusclci'j sa fermeture en 
1970. Pendant ces années, le service de postillon est assure 
par Zépliir Cl-iénier et son fils Rérni de Notre-Dame-de- 
Pontniain. A compter de 1948, Léon Léonard prend la relève 
il son tour. 

Le service rélephonique arcive à Lac-du-Cerf avec l'initiative 
de Rosario Wester en 1944. Afin d'ameiier la conipagnie 
Lievre Valley Teleplîone,  propriété d.e la compagnie 
forestiere James Maclaren, 3 desservir Lac-du-Cerf avec un 
téléphone payant. il arrive à convaincre les cultivateurs du 
canton de fournir chacun six poteailx et de les poser 
bénévolement depuis le r;ing des Valicltierte jusqu'au Coin 
daiîs le village. 

Le nouveau service sort grandelnerit la petite coinmu- 
nauté de son isolemeni. Installé au rnagasin Wester, le 
rélkplione à batterie payarit, où  il faut littéralement crier 
pour u n  appel  interurhain, est fort utile en cas de maladie 
oii cle inortalité. Le docteur Elie d e  Val-Bar.rerte peut 
clésonnais offrir ses conseils à distance alors que les enfants 
Wester courent avertir les gens chez eux lors d'un appel. ie 
premier appel téléphonique se fera le virigt-neuî novembre 
1944 alors qiie Gérald Léonard fait demander le docteur Elie 
par Rosario Wester pour la naissance cle s a  petite smur 
I.isette, la fille cadette de Léo et Albina. 

Le dcuxiénie appareil télt.phonique: du  village sera 
insrallé au magasin-général ivlartel sur  la nie Principale. 

Lc retour du goiivernernent Diiplessis a u  poilvoir en 1945 
arnène la création de l'Office de l'électrification rurale, la 
forination de coopératives d'électricite et la constructio~~ de 
lignes cle transrnisçiori à cette fin. L e  gocivernement favorise 



s Nous ovons le C.I.S.I. q u i  vient nous 
visiter. Ca rend beaucoup service. Nous ne 
sommes pas obli jés d'aller O Mont-Laurier 
à moins que le médecin détide de nous 
foire passer des examens. Je remertie le 
gouvernement d'avoir mis tela à noire 
service. n 

Giorglmna Iaubirt-Balsminu 1979 

aussi les einprunts à long terme avec des raux d'interêls 
réduits pour les cultivareurs. II paye jusqu'à concurrence de 
soixante-quinze Yi scir le reste de la somme à payer et offre 
u n  delai de dix ans  pour rembourser le capital.  Cette 
situation plus iivantagcusc explique l'arrivee clu service de 
I'élecrricité à Lac-du-Cerf à coinpter de l'été 1949 avec la 
Coopérative de Evfont-Lau rier. Auguste Désorrncacix est élu 
directelit- de I'erirreprise qui  dessert peu à peu toutes les 
régions rurales dc la Haute-Lièvre. 

L'installation se fait progressivement dans le canton 
durant les mois et les années suivantes. Certaines maisons 
ne seront pis dotires de ce service avant 2955. Chaque 
fainille socii-raire sert ses lampes à I'hciile a u  grenier et 
Cécile Sainte-Marie vend ses premiers rnoulins à laver 
Cliicïricpc:~ à Augiiste Désorrneaux et Elphège Émard. 

Reriièdes amérindiens, soins attenrifs des meres et des 
épouses. sage- ferriines et clévouement inlassable du docteur 
Désiré Elie de Val-Barrette résumenr les services de santé de  
la colonie.: de Lac-du-Cerf duranr ses premières décennies. 
Les premières améliorations significatives viendront de 
Mont-Laurier à conipter de 1931 alors que les médecins de 
l'Unité Sanii:iii-e voient à la prévendon des maladies conca- 
gieuses et qutt les infirmières administrent vaccins et font 
des visites à domicile. En  1936, le doctecir Gustave Roy met 
su r  pied u n  petit Iispital avec cl-iirurgie dans  l'hospice 
Sainte-Ailne qui sera relocalisé dans la municipalité de Des 
Ruisseaux, de l'autre côté de la rivière du  Lièvre, avec la 
construction de l'hôpital Notre-Dame-de-Sainte-Croix confié 
aux  s r r u r s  Marianites en  1950. Avec des rou tes  q u i  
s'améliorent et des moyens d e  transport plus rapides, la 
popcilarion du canron se rend maintenant à Mont-Laurier 
pour recevoir soins el services aux cliniques médicales de la 
nie de la Madone ou au  Centre hospitalier régional. 

1i:i septembre 1977, Lac-du-Cerf connaît une nouvelle 
amClioratio11 avec I'oiivercure du centre Comrncinaucaire qui 
peut désormais recevoir les services offerts par les niedecins 
et infirmières clu Centre local des Services cornmcinautaires 
qui vise non seulement à l'amélioration de la s a n ~ é  et de la 



Le dhoué docteur M M  EUe de 
Val-Barrette dessert ia colonle de 
Lscdu-Cerf durant plusieurs 
annees. 

condition sociale mais à la régionalisation des services 
égalemenr. Successivement, les doctecirs Andr t - Jean  
Ouellerte, Claude Labelle et Michel Masse s'y prirsenremnt 
régiilièreinent . 
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es prernières familles de colons établies le long 

5k / de la Liévre e n t r e  I'ile Longue er Ic rapide 
Wahassee sont desservies par le curé ~nissiomaire 

t 
Eugène Trinquier de  Notre-Dame-du-Laus qui  
vient iCj;iilièrernenr célébrer les offices religieux 

0- dans la itiission de Notre-Dame-de-Pontmain à 
parrir de 1879. À compter de 1 B 4 ,  l'endroit dispose d'une 
première chape l l e .  E n  septembre de cette ann&e- l à ,  
plusieurs d e  cc5 colons se rendent assister la messe 
célébrét: en plein air par le cure Antoine Labelle à la ferme 
Rouge. L'apôire d e  la coloriisation du Nord y marque la 
prise de possession du canton Kiamika par la Société de 
colonisation de Montarville. Le couple Onésime Grenier et 
leur fils Onésiine, le couple Theudore Nadeau et leur fils 
Thomas, le couple algonqciin Y-iomas MacKanabé et leurs 
enfants Thomas, Abmliam, Élizaheth, Mary-Ann et Manney, 
le couple Magloire Valiquette sont parmi les assistants venus 
en canot du Wabassee pour assister à cette inauguration. 

L e  curé Trinquier devient une véritable légende dans les 
hauts de la Lièvre car il desserr tous les colons jusqu'au 
nord de la ferme Neuve en plus de faire iine visite annuelle 
en hiver clans tous les cliantiers forestiers au nord de Notre- 
Dame-du-Lacis. Durant plusieurs années, dans de petits 
cliantiers, dans les premières maisons de pièces ou dans les 
modestes chapelles, i l  dessert toutes les colonies dans le 



bassin de la rivière: les colons de Notre-Dame-de-Pontmain 
à coiiipter de 1873. ceux de Saint-Gérard cle Kiamika à 
compter de 1884, ceux de Notre-Darne-de-Fourvi6res de 
Rapide-cle-l'orignal a compter de l'année suivante et ceux 
de Saint-Aimé de Lac-des-Iles à compter de 1887. C'est lui 
qui procédera au mariage de Cyrille er Marie Arbic. de 
Gédeon et Julie Ayotte, les d e u x  premiers couples à 
rejoindre les Valiquetre dans le canron Dudley. 

Avec la forniation de la paroisse dc Saint-Gérard de 
Kiarnika située à l'arrivke du chemin Clnapleau sur la Lièvre, 
le cil ré Joseph-Airné Lemonde prend chctrge d e  Saint-Aime 
de Lac-des-Iles jusqu'à la nomination de Cléinent Arpin, le 
premier curé resident atrivé en  1907, et tle Notre-D;ime-cle- 
Pontniain jusqu'à l'installation du premier curé rksident, 
l'abbé François-Xavier Barrerre en 1907 également. Les 
colons qui s'installent dans le canton Diidley à cette époque 
doivent donc se rendre à Nocre-Dame-de-Pontinain, Sainr- 
Aimé de Lac-des-Iles ou  Saint-Génrcl de Kiamika selon les 
distances à franchir en  canot o u  à pied pour avoir divers 
~ervices religieux, baptemes, mariages, retraites, obsèques. 
Cyrille Arbic qui défriche e n  aval du Wabassee en 1882 doit 
descendre à Notre-Darne-du-Laus poiir époiiser  Marie 
Grenier qui vivait de l'autre coré cle la rileière près de chez- 
lui. Leur fils de quinze ans Zoriqiie, inon en décernbre 1900, 
est enterré dans le cimetière de Notre-Daine-de-Pontmain et 
eux-niêmes, décédés en 1934, reposent dans celui de  Saint- 
Aimé de Lac-cles-Iles. Joseph et Rosanna Piché, établis au 
norcl clu lac Tomkin font baptiser Hennénégilde, leur plus 
vieux, à Saint-Gérard de Kiarnika en  1899 alors qu 'en  
octobre 1921, Joseph Boismenu, installé au nord du petit lac 
clu Cerf doit se rendre par  les eaux cle la Lièvre et du 
ruisseau pour faire baptiser son fils Joseph à Saint-Aimé de 
Lac-des-Jles. 

Cette situaciun continuera jusqu'à la veille de la deuxième 
guerre mondiale pour les colons de Lac-du-Cerf. Ceux de la 
partie ouest du canton Dudley traversent la rivière en aval 
immédiat de ]?le Longue pour se rendre à l'église de Notre- 
Wame-de-Pontmain éîigée en 1902 où, successivemerit, les 
curés Barrette, Travers, Lasalle, Thibauli:, de Grandpré et 
Durnouchel les accueillent poiir les baptiser, les confesser, 
les bénir et les enterrer. Dans la partie nord de Lac-du-Cerf, 

d u  messe 
Bo~ninicale 
cr Nous éLons contenis d'allef à Io messe le 
dimanche. Nous sortions de l'église ei nous 
éitions fiers de rentonirer tour le monde 
quond nous sorjions dehors après la 
merse. Si on faisoit un bi, on demandait 
I'oide de iout le monde. Si on w a i i  b ~ o i n  
d'un renseignement, on le demandaii. l e  
trouvois la fomiIiol de se rencontrer après 
10 messe. a 

l i u r i t t m  Libren.Dlta1ii IV19 



L'égïise dc Nour-Dame-de- 
Pontmaln accueille les colons de f 

la partle ouest de ïacdu-Cerf. 

L'We dc Salni-arard & 
K h d k a  acniciiie Ies colom de la 
panIr nord de Lacdu-Cerf. 

les familles voyagent par la route longeant la Lièvre jusqu'à 
l'église de Saint-Gérarcl cle Kiamika inaugurée en 1905 où, 
successivemenr, les curés Lemonde, Yelle, Bazin, Neveu et 
Faiiteiix les reçoivent, celèbrent leurs mariages et procèdent 
allx ob.sèques de leurs rnortç. Ces paroisses er ces missions 
relèvent de l'archevêque d'Ottawa jusqu'à la Formation du 
diocèse de Mont-Laurier en 1913. A compter de cette date la 
Haute-LiPvre passe sous l'autorité religieuse de monseigneur 
Francois-Xavier Brunef et de son successeur monseigneur 
Joseph-Eugène Limoges à partir de 1922. 

Durant les premières années, l'assistance aux pratiques 
selipieuses dominicales est tres irrégulière pour les colons 
dc Lac-du-Cerf. Les mauvais chemins, les tetnpêres de neige. 
les voyages en canot l'été et en raquettes l'hiver, les traver- 
sées de la Lièvre sur la glace avant la construction des deux 
ponts à l'île liongue, le peu de vêtements convenables pour 
les enfants sont autant d'obsracles pour ces familles qui 
doivent demeurer à jeun depuis minuit pour avoir droit à la 
communion une fois rendus à Noue-Dame-de-Pontmain ou 
Saint-Gérard de Kiamika. Même si l'église est loin, ces 
premières farnilles sont très religieuses. La prière est récitée 
quoridiennement, matin, soir er avant les repas. Les enfants 
apprennent très t6r à faire leur signe de croix et à s'age- 
nouiller poiir réciter le a Je vous salue Marie,, o u  le Notrc- 
Père),. Après le souy:~ci; la prière se fait en famille alors que 
grands et petits s'ii,g~n~ilillent pour réciter le chapelet avec 



les parents en h c e  du cnicifn ou d'unc irnage sainte. 1.e 
dimanche, le jour du seigneur est respecte et, après la traite 
des vaches du matin,  si la f;lmille ne peut se rendre à 
l'église, elle ne manque pas de dire un chapele t .  Au 
dimanche des rameaux, les vieux rariieziux sont brûlés et 
remplacer par les nouveaux de la saison; placés au-dessus 
clu linteau d e  la porte. bien en  évideilce, ils protègent 
contre la foudre, les ouragans et les ince:ridies. Le matin de 
Pàqiies, levés tôt avant l'aube, les homirie:j: vont cueillir l'eau 
magique consewée précieusement pour l':innée. 

En août 1939, guidés par Joseph Boismenu et Rosario 
LVester désireux de mettre fin à ce difficile isoleinent 
religieux, les rrente-cinq chefs de fanlille du canron Dudley 
présentent  u n e  reque te  5 l ' évêque  c l e  Monr-Laurier, 
monseigneur Limoges, qui a son chaler *JuliusM dans la baie 
de l'Église a u  nord du grancl lac du Cerf, pour qu'il accepte 
d 'envoyer régulièrement un prêtre pour  desservir les 
familles établies entre le lac Tornkin au nord et la rivière du 
LiGvre a l'ouest. En octobre suivant, accompagné du curé 
Pierre Neveu de la cathkdrale de Moni-Laurier, I'évêqiie 
préside une rencontre avec les familles de Lac-dci-Cerf i son 
chalet. 11 approuve le projet et donne le tzmin,  le lot trente 
et u n  du neuvième rang, devant servir à la construction de 
l'église. II accepte égalernent de niettre sari chalet, qui est 
érigé scir ce lot, i la disposition du curé qiii y viendm en 
mission. Henri Filion, Rosario Wester et F'atrice Bondii sonr 
dès lors désignés comme syndics avec charge de faire 
défricher le t emin  où sera construite 1'6glise. Mgr Limoges 
autorise égalernent le curé Uonat Dumoucl~el de Notre- 
Darne-de-Pontmain à se rendre célébrer la inesse rnensuelle- 
ment à la perite école Saint-Léon au  nord d u  petir lac du 
CerT. La petite mission comprend alors vingt familles de 
Noue-Dame-de-Ponunain et onze farnilles de Saint-G&r:ircl 
de Kianiika. 1.a première inesse est cél.ébrSe le dix-huit 
novembre 1939 alors qu'Alexandre Boisrnenu agit conime 
senan t  de inesse du cure Dumoucl-iel. Un mois plus tard, le 
missioiinaire revient y célébrer la messe de Noël, le vingt- 
trois décembre, devant cinquante personnes. 

Au débcit de 1940, I'évêqiie de Mont-.Laurier obtienr cin 
droit de coupe de bois cle 30 000 à 40 000 pieds (10 000 à 
13 000 mètres) et une subvention de 80O$ de l'abbé Jean 

<Mes parents ovoient un grand t o t é -  

chisme ... qui se promenait. En haut d'un~ 
page, t'élail marquk : Toujours, toujours, 
iamais, iomoir sortir de l'enfer. J'avoir 
assez peur d'aller chez le diable ei qu'il 
vienne me revirer avec sn gronde four- 
che ... 8 

Bhtritr Bolsrninu-Salat-Loult 1990 

Vine zegu i~e  pour 
f ipa ir  mze ~nissil~n 
(i Nour soussignés, cilayens du conion 
Dudley, région de La[-du-cerf, demandons 
le privilège d'ovoir une mission dons le 
centre que votre excellence voudra bien 
nous désigner enire le pont de la lièvre du 
cité 5ud el du t8lé nord iusqu'oux olen- 
tours du Io( Tomkin ei nous ne cessons de 
prier: Adblord Barbe, Achille BisaiIlon, 
lorsph Boirmenu, Patrice Bondu, €douard 
Charbonneau, Ludger thorbonneou, 
Emmanuel Constoniineou, Jul ien 
Constontineou, Josephot [yr, Augusle 
Oerormeaux, Josephot Dicaire, Palma 
Oitaire, Patrick Duffy, Elphige Émord, 
Avenant Érnord, Eugène Émord, Henri 
Filion, Eusèbe Gareou, Paul Goudreoull, 
Raoul Gougeon, Alcide Gravel, Calixte 
Grenier, Alexis Léonord, Madame 
Alphonse Léonord, GBrard Léonord, loseph 
Léonord, Léo Léonard, Maihios Léonard, 
Ubold Léonord, Elzbor MaillB, René 
Ouimet, Armand Poqvetie, Lucien Pomdis, 
David Robert, Rosario Wester. ii 

30 a081 1939 



2. prenzièze 
messe ci I'icole 
&Tain~-~iu7z 
r L'ktoJe étoit remplie à sa capacité. 
Durant In messe, les enfonts de l'école 
thonièrent d a  cantiques acrompognés pr 
I'instittrtrire modernoisella Eourteman(he. 
Environ soixante personnes rommunièrent 
pieusement. Après le dernier évangile, le 
cure fit un sermon d'adion de grdte. tri 
quête a donne 3,21 S :  I S pour le mis- 
sionnoire, 50 { a Io fabrique et une ba- 
lanre de 1,71 S ii la caisse. i) 

Donrt Dunouihit p t r i  1 P39 

Bergeron du ministère de la Colonisation à Québec. Malgré 
certaines clifficultés avec la compagnie forestière îvIaçlaren 
q u i  accepte mal cette brèche dans son monopole s u r  les 
forêts, le bois est coupé et achemine prks du chalet de Mgr 
Limoges. L'endroit choisi pour l'église est très beau, au 
milieci de grands pins en face du grand lac di] Cerf, mais le 
chemin pour s'y rendre est encore rornieiis et fort boueux 
a u  printenil,~. 

L'érectiori du temple debure le premier jujti 1940. Après 
une collecte paroissiale, Éniile Bisaillon, ses fils Lucien, 
Aimé et son neveu Henri prennent charge de la cons- 
tniction de l'église dessinée par l'architecte Lucien Parent 
de Montréal. L'éclifice mesure 90 x 30 pieds (27 x 9 mèrres) 
avec une sacristie de 30 x 14 pieds (9 x 4 mètres) eL une 
salle paroissiale avec pjancher e n  béton au  sous-sol. 
Hermenégjlde Maricr  venu de Val-Barrette est heureux de 
se voir confier la posc des fenêtres et la finition intérieure 
alors qcie les paroissit5ns donnent cle nombrecises 1-ieures cle 
travail, en corvée, pour faire avancer la construction. À la 
mi-octobre, une rkunion de paroisse prend la décision 
d'emprunter 1 500 S afin d'accélérer les travaux pour rermi- 
ner l'église avant l'hiver. 

Venu prendre quelques jours de repos au chalet de  Mgr 
Limoges avec sept autres confrkres, le pere Pauzk Ç . S . C .  du 
collège Sainr-Laurent célèbre la première niesse dans le 
temple le vingt-sepr octobre 1940. Le vingt-cinq décernbre 

L'iigke de Notre-Damede-Lourdes 
de bcdu-Cerf érigée en 1940. 



suivant, 1'abbS Picard du séminaire d e  Mont-Laurier y 
o f f i c i e  la première messe de minuit devant cent vingt-cinq 
personnes. Adélard Barbe a fait un  bon feu dans le gros 
poêle du sous-sol et la chaleur bienfaitrice rejoint les 
familles recueillies dans l'église par iine grille ;iu cenue du 
plancher. Jeanne Chevrier a prkparé les plus jeunes qui 
portent l'Enfant-Jésus jusqu'à la crèche alors que la chorale 
naissante des Érnard, Wester, Dilffy, Boismenu entonne 4.11 
est né le divin Enfant>,. L'émotion est grande dans la petite 
communauté rassemblée, heureuse de dire merci à Dieu 
pour la santé et pour la vie. 

Au printemps suivant, malgré u n  rapport de classificarion 
du sol qui ne laisse guère d'espoir a u n e  colonisarion 
agricole qui aurait un  çaractére de contin.uité à Lac-du-Cerf, 
l'abbé Bergeron dii miriistère de la Colonisation verse un 
autre niontant de 700 $ à Mgr Limoges afin de terilliner 
divers travaux à l'église. Une  lettre signée par le curé 
n~issionnaire Duinouchel et par  Patrice Bondu,  Auguste 
Désormeaux, Emmanuel Constanrineau., Lucien Paradis, 
Adélard Barbe, René Oiiimet, Elphègc Binard, Rosario 
Wesrer, Avenant Éinard, Eiigène Émard, Ferrier Forget, 
Patrick Diiffy, Leo Léonard, Lionel Duffj., Henri Filion. Yvon 
Gareau, Josephat Cyr, Calixte Grenier rernercie l'évêque de 
Mont-laurier pour son s o u t i e n  à la petite colonie. 

La bénédiction solennelle d ~ i  temple a lieu le cinq 
octobre 1941 au inoment de l'année o ù  les foret- du canron 
ont pris leurs plus belles reintes autoinriales et cette d a t e  
marque aussi le début du pèlerinage annuel organisé à Lac- 
du-Cerf. Pour célébrer I'événernent et accueillir dignement 
monseigneur Limoges, Herménégilde Marier et quelques 
autres ont érigé une grande arche de sapinage au  Coin du 
v i l l a g e ,  entre le magasin Wester et l e  resr;lurant de madanie 
Beaudry. 

La nouvelle paroisse de Lac-du-Cerf' est formée d'un 
territoire détaclié de Saint-Gérard de Kisimika et de Norre- 
Dame-de-Pontmain er l'éveque la dédie à Nocre-Uame-de- 
Lourdes perpétuant ainsi la tradition de la vallée de la Lièvre 
où  plusieurs paroisses, Notre-Dame-de-la-Salette, Notre- 
Dame-de-la-Garde, Noue-Uanie-du-Laus, Notre-Dame-de- 
Poritmain, Notre-Dame-de-Fou~vières, Notre-Danie-du-Saint- 
Sacrement, sont consacrées à la Vierge. Les arrondissements 

campliLr I 'é i~ise 
I A une assemblée der francs-tenonciers et 
nutres pornissiens de Io mission de Notre- 
Oame-de-Lourdes de Lat-du-Cerf, te 
quinzième jour d'ortobre 1940, étaient 
présents Eusèbe Goreou, René Ouimei, 
Yvon Goreau, Augulie dés orme ou^, 
Potrice Bondu, Avenant Émard, Potri(k 
Duffy et un bon nombre d'outres. 
II a é ~ é  proposé par Eusdbe Goreou et 
setondé par René Ouimet qu'une somme 
de 1 500 S soit empruntée pour rendre 
logeoble I'église en tonstruciion, pour 
laquelle ionsiruttion le gouvernement 
provincial o déjà octordé un octroi de 
3 500 S. Adopté à I'unonimiié. r> 

Donat Dumouthil plri 1940 

& prewziire 7nesse 
8e minwit à /église 
a leIo avaii été organise par leanne 
Boudrios-Chevrier. l'en avais les larmes 
aux yeux quand les enfanis se son! 
avoncér bien lentement, habiltér fous de Io 
mime fo(on avec le brossard ou bras et 
un petiî [alite pour que le prêtre y &pose 
une hostie. Quand l'un d'eux déposa le 
petit jésus, la rhorale se mii d thontet II 
esi né le divin Enlani x l'éioit de toute 
beauté et ie pleurais. r 

lurllli ~o~mnnd-bmard 1949 



La grande croix de saphage k r i g k  ; 

au Coh du vlllagr lors de ta 
bénédiction solenneUr. de I'&ghc 
cn octobre 1941. 

AG Bé~éDictian 
Bc l'église 
a Un grand nombre de fidèles der po- 
roisses environnantes on1 ossisté à teile 
cérémonie malgré la pluie torrentielle qu'il 
faisait. On a compté trenie-deux auto- 
mobiles. A midi, le diner, orgonise por les 
fideles de la mission sous la diraion de 
monsieur Wester, a été serui 3 de nom- 
breux [onvives. A deux heures eu1 lieu 
une séonce donnbe par les élèves externes 
du sbminaire de Mont-Laurier ... Après Io 
sbonre tous les assistants qui remplisroieni 
Io wlle soni montes O la thopelle pour y 
rériier le thapalet avec chan1 des mystères 
du Rosaire, De nouveou nous avons fait 
vinbrer la relique de Sainte-Bernodene a 
ceux qui n'ovaient pu ossister à la cérk- 
monie du moiin. La grond'messe o Btd 
chantée par monsieur I'obbé Aimé Joyol, 
assisté de messieurs C. Mortial ei P.E. 
Gairihier comme diane et sous-diorre. r 

Mgr loriph-EugLnm Limogis 1 VI1 

religieux de la nouvelle p a r o i s s e  sonr aussi ~IktliCs à Marie: 
Notre-Darne-de. I.ni:rdes pour le village, Notre-Dame-de- 
Fatiina pour le rang conduisant à Saint-Gérard de Kiamika et 
Notre-Dame-du-Ro.s;iire pour le rang conduisant vers l'île 
Longiie. 

Le lendemain de la hénediction du  temple, mt->nseigneiir 
Limoges procède à la bériédicrion de la cloche de l'Cglise 
qui tast ensiiice hissée a u  clocher. Don de la paroisse de 
Gracefleld sur  la rivière G a t i n e a i i ,  cerre cloche cle 510 li-vres 
(232 kilcis) coulée à la fonderie Troy Uel l  de New-York, a 
été baptisée Mary-Euxodie-Ganne sois;i~ite-dix atis pliis tôt, 
e n  octobre 1871, par le curé Eiisebe Faure récetnnient arrive 
de France pour miivrer dans la première inissjon catholique 
si ir  le temiroire clii dioci.sc de Mont-Laurier. 

Le prern ier pèlzrinage à Notre-Dame-de-Loii rdes esc 
marqué d'un dîner cti plein air avec les succiilentes fkves a u  
lard cuites sur la braise clans les gran& chaudrons de fonre 
de l'équipe de Rosario Wester. Cette tradition d u  pique- 
niquc ri Lac-clu-Cerf se perpktuera pencbnt plusieurs annees 
poiir des centaines d e  pèlerins de routes les paroisses du 
diocèse, venus prier Marie e n  aout, allant de l'église à la 
grotte d e  la Viergc. En 1948, très a ~ n c h é  à Notre-Dame-cle- 
Lourdes, Mgr L i r n o g e s  y c o n d u i t  les évêques Vachon 
d'Ortawi. Décelles de Saint-Hyacirithe, Hoss de Gaspk ,  
Desranleau de Shci-hrooke, Forget de Saint-Jean, I.afoflune 
de Nicc)lct er Melançon de Chicoutinii. 



Un c o m p t c ~ n d u  du pélerinage de 1946 fait p u  le cum! Donat Dumoucbel. 

Momwigneur Joseph-Eugenc 
L&op p d i d a n t  la cédmonie 
lors du pklerinage aniiiiel B 
Iacdu-Cerf. 



. , 

Ir 
La foule des fideles sur le chemin 
en face de I'égllse lors du 
*lerinage annuel. 

La pittoresque petite église s'embellit et s'enrichit avec les 
anncies. Lors du pèlerinage des finissantes et de cinq reli- 
gieuses de l'école Normale Christ-Roi en juin 1942, l'abbé 
Aimi. Joyal du skriiinaire Saint-joseph leur cl-iante le Salut du 
Sain:-Sacrement et pour l'occasion il etrenne un vestiaire et 
iin confessionnal installés quelques jours plus tôt par 
l'éhkniste Louis Godard de R/Ionc-Laurier. À la fin d-11 même 
mois, les pnroissiens souscrivent près de 100 $ pour I'acha t 
d'un calice et Norre-Dame-de-Lo~~rdes reçoit, un bénitier, un 
encensoir et un  calice, dons de la paroisse de Saint-Adolphe 
d'E-Intirard dans le cud du diocèse. Quelques semaines pliis 1 tard, Ic curé Limoges drAy1lmer, neveu de I1evéque de Monr- 
Laurier, offre une patène, des burettes sur plateau et un 

- voile 11iiniCr;il à la p a r o i l ; ~  où les quêtes dominicales faites 
par Adélard Barbe rapportent alors enire 8 er 10 S. 

En juillet 1743, le bénéfice riré de la vcnte du surplus de 
bois ayant servi à la constmcrion de  l'église permet I'acliat 
di1 Chemin de la Croix. Achete potir la somine de 140 $, 
apporté er installe par l'architecte David Deshaies de 
Nicolet, il est l 'e i ivre  de sœur Madeleine du Calvaire des 
sœiirs de l'Assomption de Nicolet qui a su niettre beaucoup 

rabte Donat-ouchelef *eux d'espression de souffrances et d e  résignation dans la figure 
crinfreres ntiurdssant d e  
chevreuils sur la rive du nrand lac du Ciirist. Mgr I.irnoges procède à sa bénédiction en  octobre - 
en face de Ifégüse. suivant en presence de tous les paroissiens, des abbés  



Donat Dun~oucliel, Cyrille Lévesque, Yv;in Trottier et des 
séminaristes Irénée Bélanger et Denis Villeneuve. L'année 
suivante, un don de 100 S de Joscph Martjn de Montréal, 
d'abord prévu pour l'érection d'une croix de chemin, servira 
à l'aménagement d'une grotte dans la montagne à I'ouest de 
l'église et a l'achat d'une starlie de la Vierge. En décembre 
1945, I'abbé Donat Duinoucliel offre une statue di] Sacré- 
Cmur et une  autre de Saint-Joseph qui seronr placées de 
chaque côté du chœur dans le temple qu'il aime beaucocip. 
L'année suivante, en corvée, les Léonard, Ouimet, Filion, 
Émard, Maillé, Charbonneau, Boismenu, Gareau, Dicaire, 
Bonaini, Cyr et Goiigeon procèdent ;i la construction d'un 
abri à l'est de l'église 06 les chevaux seronr protéges de ln 
pluie, de la neige et du vent durant les offices religieux. 

Durant les six premières années suivant la constnicrion 
de I'église, la paroisse n'a pas de ciiré rési.dan1. Au cours de 
la saison estivale, les prêtres e n s e i g n a n ~  du sémiriaire de 
h5ont-laurier desservent Lac-du-Ceif durant leurs vacances 
scolaires. Voyagés par Rosario Wester, ils logent dans 
l'ancie t i  chaler épiscopal près de I'église. L'abbé Yvan 
Troccier y fait les premiers exercices de  chant d'une chamle 
qui sera ensuite confiée au maîrre-c1ianri.e Elpliège Émard 
alors que ses cunfrères profitent de leurs heures de loisir 
pour nettoyer le sous-bois attenant. Durant  le reste d e  
l'année les curés desservant, Donat Dum.oiicl-iel et Eugène 
Samson, viennent de Notre-Dame-de-Pontmain dans des 
conditions souvent difficiles. En  hiver, arrivés en  grosse 
autoneige, ils couchent chez Rosano Wester o u  parfois chez 
Palma Dicaire alors qu'Auguste Désormeaux et son épouse 
Jeanne s'occupent de chauffer er préparer l'église pour la 
messe du lendemain. Au printemps, ils foiit souvent ce unjet 
à pied ou  bien i l  faut aller les chercher en chaloiipe ou en 
tracteur jusqu'à la pension Beaulieii de l'autre c6te de la 
Lièvre e n  raison des forts mauvais chemin:; du canton. 

En mai 1946, une requête à monseigneur Limoges, signée 
de la main d e  ci~iquante-cinq pai.oissiens, deinande la 
nomination d'lin cure permanent. Après acceptation de cette 
deniande par l'évêque de Mont-Laurier lors di1 pèlerinage 
annuel qui regroupe plus sept cents personnes à Lac-du- 
Cerf, un bélier mécanique d u  ministère de la Colonisation 
entreprend de tenniner l'essouchage des abords de l'église 

n Le pèlerinage loto! o lieu le ireire sep- 
tembre. Nous ovons donne environ deux 
tent cinquante repos. Plusieurs personnes 
tommunient el ossistenf 6 la grond'meüe 
en plein air sur le portique de la chapelle. 
Mgr I'evéque ossiste en a mngno topo D 
M. l'abbé Léopold Limoges du dminoire 
chante la  messe. l'abbé Fortin dirige la 
rhorole. L'obbé loyal  résume dons un 
rourl sermon ce que Io Sainte Vierge o foi1 
pour la Franle et le Conodo. > 

h l m i  loyal p h *  1942 

a Le troisiéme pelerinoge en date du 1 2  
septembre 1943 a été un véritable succès. 
Belle assistance, nombreuses tommunions, 
gronde piété. Gronde messe solennelle 
avec. ossistonte au trône de son excellente 
Mgr J.E. limoges; rélebront de Io messe, 
I'abbé Yvan Trotlier; préditoieur, I'abbé 
Orner Villeneuve; rommedoire des oppo- 
ritions de Lourdes, rb iat ion du ires soini 
Rwoire et themin de la croix; vues ani- 
mées: les apparitions de lourdes; rérémo- 
nie du soir et procession ou flambeou. a 

Donat Dumouthil p t r i  1943 



mlsslon de Lacdu-Cerf en grosse 
motoneige durant i'hlver. 

pzemièze g z v ~ t e  
di I f i  viezye 
w l a  chapelle de Lat-du-Cerf est dédiée à 
Noire-Dame-de-Lourdes. Non loin de la 
rhopelle il y o un rocher et ou bar des 
marais que nous pourrions tanoliser pour 
faire un ruisseau qui se déverserait dans 
le lor et rappellerait un peu le Gave. Dans 
le rocher au-dersur, il faudrail creuser 
une niche pour y menre une statue de 
Notre-Dome-de-Lourdes. 
Si la chose vous agrke nous emploierons 
votre off ronde pour foire res irovoux ou 
acheter Io siatue de Io Yierge. n 

Mgr Joiiph-Eunine Llmagos 1 g43 

crl'ai un paroissien qui vient de se fabri- 
quer une auto à Io neige. Alorr ie m'en 
servirai pour foire Io mission du Lac-du- 
leri vendredi le vingt h i e r  courant. Les 
fideles pourront remplir leur devoir 
postal. Selon votre désir, j'iroi tous las 
mois. a 

Eugoar Samson ptro 1942 

alors qu'Armand Paquette et Auguste Désormeaux se 
chargent de déplacer le chalet Julius dont l'évêque fait don 
à la jeiine paroisse poiir le transformer en presbytère. Le 
grand camp remonte alors de la rive dii lac jusqzi'i l'est d e  
l'église. Le trente août suivant, l'abbé Donat Dumouchel, 
alors affecte a la paroisse cathédrale de  iMonr-Laurier, 
devient le premier curé rksidant de Notre-Dame-de-Lourdes, 
u n e  p a r o i s s e  qci'il connaît bien pour l'avoir dessenrie durilnt 
plcisieurs mois alors qu'il occiipait la  cure de Notre-Dame- 
de-Poncrnain. Fürouche partisan de Maurice Hichard er clu 
Canadien de Montréal, il ne manquera pas d'aller écouter le 
hockey du samedi soir à la radio du inagasin Wester ou du  
restaurant de iiiadarne Beaiidry. 

Ce cur.6 i~istalK, les paroissiens procèdent à l'élecrion des 
premiers marguilliers de la  f ab r ique  en  janvier 1947. 
Siégeant sous la présiclerice d c  curé Jlumouchel, Joseph 
Boismeilu,  élu pour  I 'arrondissement Notre-Dame-du- 
Rosaire, devient marguillier en  charge alors q u e  Ken& 
Ouiinet pour I'arrondisseinent Notre-Dame-de-Fatima et 
Rosario Wester pour l 'arrondissement Notre-Dante-de- 
Loiirdes sont choisis comme niarguilliers des bancs. Après 
avoir adressé leiirs remercienienw à monseigneur Limoges 
pou1 la ntii-riin;ition d'un curé pernianent. ils accordent à 
Ludger Charbor~nc::iii le conrrat de fabriquer six cents 
piquets de cèdre et achètent 12  000 pieds ( 4  000 rnetres) de 
cèdre d'Hel-ménégilde Valiquerte qui coupe le tout à I'o~ieçr 



b chdet JuUus de rnonsdgneur 
Llmoges dolent le presbytkre & 
IAcauer f .  

de la baie Lefebvre. pour la confection dz la cl6ture et des 
ponceaux du  chemin reliant I'eglise a u  Coin du village. lis 
nomment le grancl Jim Milks coinme gardien de la paix er 
de l'ordre lors des di tnanches et cles jours de fête. 11s 
retiennent. également les services d 'un arpenteur pour 
cadastrer le lot donné à la fabrique par monseigneur 
Limoges, et ceux du bélier mécanique de Fernand Brière de 
Saint-Geraxd de hamika  pour niveler et nettoyer le cerrain 
aux abords de l'église. 

En juillet 1947, les marguilliers procèdent à la vente des 
bancs. Le premier banc de l'allée du cenrre leur est réservé 
er le premier banc de 1';iIIée du côté de I'ép7tre sera garde 
polir les religiecises du couvent l'année suivante. Les !luit 
bancs suivants de l'allée centrale ct les dix premiers de 
cllaque côté sont offerts aux chefs de famille seulement 
pour 3 $ anniiellernenr. Les huit deniiers bancs sont vendus 
à ?,$O %. Les jeunes gens peuvent aussi louer une place de 
banc en s'aciressanl au curé aprSç la vente Faite aiix familles. 
À I'acitornne de la meme année. I A  fabrique acliète pour 
100 $ un terrain cle 209 pieds (70 mètres) carrés clans la 
partie nord-ouest de la terre d'Adélard Barl->e sur le chemin 
dii lac M;illonne pour y aménager le cimetière paroissial 
après l'avoir fait niveler par Émile Léon:ird. Deux ans plus 
tard, Eugène Émard s e n  ch:irgé de refaire toute la peinture L , ~ ~ ~  Dumouche,, 
extérieure de l'église, murs et roinire. résidant de 1946 c 1950. 
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À cotnpter de 1950, les marguilliers entreprennent de 
vendre des terrains sur  le lot de la fabrique afin d'aider 
financièrement la paroisse. Les premiers terrains de  
100 x 75 pieds (33 x 24 mttres) sont. offerts à 200 $. Ceux 
d u  chemin condui:;ant au couvent et à l'église sont d'abord 
rC.;c-i-\;es aux propriétaires désireux de se construire une 
résidence perriiariciite alors que tes p:irries sitiiées sur la 
berge di1 lac sont offerts aux [ouristes saisonniers. Messieurs 
Peever et Roy de Saint-Constant, à l'été 1951 et à l'été 1952, 
sont les premiers acheteurs des terrains sur  la grève à la 
pointe du quai public. En luin 1957, le lot trente du rneme 
rang pourra aussi être cadastré, subdivisé et offert en vente 

E'abW Marccl L'WP~. le curé  aiix villégi;iteurs à la suite de l'intervention persunneHe de 
rksldant de 1950 h 1955. monscigneur Limoges auprès du ministère de la Coloni- 

sation. Depuis décembre 1939, la corporation épiscopale de 
Motit-Laui.it.1, était propriétaire des lors vingt-cjuatre à trente 
et uri du neuvième rang mais cette longue pointe de terre 
avangant dans le grand lac du Cerf avait éie concédée pour 
une colonie de vacances aux séniinaris~es et aux prétres 
avec interdiction de revente ou  de  servir à d'autres fins. À 
I'étS 1942, monseigneur Limoges y faisait construire un 
decixii.rne chalet. à mi-chemjil entre la baie des Scouts e l  
l'extrémité sud de cette pointe cle pins rouges. Deux ans 

k second cilalec de monselpeur 
i i m o p  Sdgé sur la beUe poloce 
des Plns Rouges. 



Les lots de la fabrique EzzJ Nobe,,,,, 

Lar lots de la corporation 
, -  
tpiscople de Mont-Laurier 

, 

Les lots dc la Cabrlquc et de la 
corporarlori épiscopale au nord 
du p n d  Lc du cerf. 



L'abbé Paul Gauderie, te curé 
&sidant de 1955 à 1962. 

a 10 Providence m'a voulu dons cette 
paroisse. J'en suis trér heureux et (espère 
y demeurer loqtamps. II foui aimer te 
que le bon Dieu  aime; a ce tomple, 
['aime beautoup te roin privilégiii et pour 
bien des rnisons; le décor enchanteur 
peuplé de si bonnes gens offre !out ce 
qu'il fout pour rendre un cure des plus 
heureux et je le suis en effet. o 

Pool taudetlm, p t n  1955 

plus tard, il se faisait concéder toute la partie est de cette 
belle langue de terre et rransfkrait les lots trente des 
neuvième et dixième rangs à la fabrique de Lac-du-Cerf. 1.3 

nouvelle loi des fabriques permettant la vente des terrai~is 
excédentaires acis t.)esoins religieux, scolaires et hospitaliers 
d'une paroisse, ces terrains pourront aussi être subdivisés et 
venclus. Cl~armées par le site enchanteur, la beauté d u  grand 
lac ec le calme des alentours, les familles Labelle et Laurin 
de Saint-Martin de I.;.ival pourront ainsi y ériger huit chalets 
à compter de 1957. Le chemin conduisant à I'kglise et à 
leurs  camps ayant  grandenient été amélioré par  une  
nouvelle longue courbe descendant vers le lac après la relo- 
calisation du mciulin à scie dlAiexandre Leonard en 1955, i ls  
y passeron1 plusieurs mois par annee. En juillet 1959, Martin 
Bélanger et André Labelle achèteront deux autres terrains 
sur la pointe avanç:irit dans le lac à l'est de l'église et après 
don aiix scouts, Albkria Léonard y déplace les deux camps 
s'y trolivant jusqu'à La baie voisine à I'esr, en passant par un 
sentier serpentant en forêt depuis l'église. 

chales Labene et Uwh érigés dans la bale de I'ÉgUsc à Pest du temple. 



Avec le bénéfice tiré de ces ventes de cr!rrains, la fabrique 
peur faire installer l'électricité à la salle pi~roissiale au sous- 
sol de I'kglise en novembre 1951 et dans le temple en juin 
1954. L'embellissement de l'église esr un souci constant des 

7 
paroissiens de Lac-du-Cerf. En avril 1953, la heaiité de A 1- 

l'édifice est mise en valeur avec la mise en place de deux ( >  

premieres verrières, L'Annonciarion et la Vésitarjon; euv re  'Y , .. , . 5 
de M. Roy, un artiste d'Orleans en Ontario, la série de . 'l 

quinze verrières représentant les mystères du Rosaire ornera 
tocites les fenêtres de l'église. Chaque verrière, ail coût de 
35 S,  esl payée par iin donateur et monseigneur Limoges 
s'empresse d'être le premier souscripreci~,. Quacre ans plus 
tard. en avril 1957, 12 fabrique entreprend de renouveler lecue 
l'ameublement du chmur avec sra!ies pour les enfants de e1danLdc 1962 à 1970. 

chmiir, ambon, table de communion et biînqiiette en chêne 
rouge. Le reste du mobilier est aussi retouché pour donner 
une même teinte ~ l'ensemble du sancruaire et les rnêmes 
motifs que la nef où les allées latérales font place à une 
a l l t e  centrale et deux aiitres longeant les mcirs. Dons, 
souscriptioris et diverses activités paroissiales assument le 
paiement du beaii tr.avail exkciiré par la compagnie Nilus 
Leclerc. L'intérieur de la nef formera ainsi lin cour complet er 
harmonieux. Avec I'augmentatioti de la population diirant la - 
saison estivale, le ciire doii célébrer deux niesses donii- 
nicales et la fabrique doit aussi faire aiouter uii jubé de 
28 x 14 pie& (8 X 4 mètres) a u  temple en avril 1959. Ce 
nouvel aménagement perrnet un espace pour cinquante 
nouvelles places. L'anielioration se pour.sciivra avec l'achat 
de I'harmoniuin de la paroisse de Saint-Gérard de Kiamika 
en 1972 et avec l'achat d'lin bel orgue du Centre d'orgue de 
Montréal polir la somine cle 1 500 $ six ans plus tard. 
L'exterieur et l'environnement de l'église ne  sont {->as non 
plus laissés pour compte. En mars 1967 $e forme un  comité 
paroissial visant à ériger Lin monurneint à iiionscigneiir 
Limoges décédé en 1965. Le cure Irénée Bélange- Origène 
Manel, Georgerte Dicaire et le maire Gérard Boisrnenu sont 
les principaux animateurs de la mise en place de cette 
grande pierre de granite rose en face de l'église scir la rive 
du lac. Origène ayant offert la pierre, Georgette voit à la 
perception des dons des paroissiens qui auront leurs noms 
inscrits su r  un  parchemin enluminé scellé clans le béron 



d o n r e i g n c u z  
s imaqes ,  a72 génnl 
R Notre père n'es! plus. A I'âge de quntre- 
vingt-cinq onr et quelques mois, il vient do 
s'éieindre, comme une flamme dont 
l'alirnenl s'es1 épuisé. Son excellente 
monseigneur Joseph-Eugène Limoges aura 
été évèque de Moni-Lourier quoronte- 
deux ans. 1 

Iman-Paul Peulln ptri l V I S  

r Comment nous ottorder à parler de mort 
devant re géoni qui O vécu si  inlensément 
et de ion! de fo(ons: vie physique d'un 
corps robuste au-deln de Io moyenne, vie 
irtisllertuelle et morale d'une intelligente 
que iouie parcelle de vérilf interersoit, et 
d'un cœur ouvert à tous. i 

Mgr Indrb Oui l lo~t i  l O I S  

suppomnt le rnonuinenr qui rend hommage au bienkii teiir 
de Notre-Dame-de-Lo~irdes de Lac-du-Cerf. Dix ans plus 
tard en 1977, l'église reçoit iin revêtemeilt extérieur neuf 
posé pz r  l'entreprise Alain et Pierre pour la sanitne d e  
14  900 $ alors q u e  le curé annonce la reprise des pèle- 
rinages à la grotte de la Vierge pour le dix-neuf aoùt  1979. 

Si les marguilliers voient à la bonne  marche financière de 
la fabrique, les cures siiccessifs, Donac Dumoucliel. Marcel 
L'Allier, Paul Gauderte, Irenée Bélanger, Albert Plourde, 
Réal Fournelle, Gérard Larnberr, Ludger Sigoiiin et Alain 
Morin se dévouent pour développer l'esprit ch rérien et 
l'esprit paroissiiil durant leurs années de cure.  Ils ne 
manquent pas de :;iiscirer la formarion et l'engagement de 
divers organismes ou associations à caractère religieux qui 
viennent stimuler la piété et la générosité des paroissiens. 

En février 1947. le curé Dumouchel met sur pjed I'asso- 
ciation des Enfants de Marie avec les jeunes filles d e  quinte 
ans et p1~1.s. Mariette Marre1 est désignée à la présidence, 
jeannine F.niarçI à la vice-présidence, Francine Caron au  
secrérariat alors quqHenriette Ouimet et Georgette Léonard 
agissenc comme conseillères. Ces jeunes filles se réunissent 
régu1ièr.c-:ment i l'église pour prier et pour réflkchir scir leur 
foi et leur vie. Elles assisrent régulièrement au mois cle Marie 

L'abbé Albert Plourdc, le 
+ldant de 1970 k 1977. 

L'abbé R a  Fournelk. le curé L'abM Ckrard liunbert. Ie d 
résidant & 1977 iI 1980. desservant de 1980 1981. 



en mai et aux vêpres du diinariche soir. Elles participent 
également a u x  diverses processioris religieuses a\;ec leur 
fanion et leurs insignes lors de 1'1mrnaçulée Conception, de 
la Fêre-Dieii et du pèlerinage anniiel tt12 aoCit. Leur idéal 
consiste à imiter la mère de Jéscis et i l  leur est den-iandé 
d'avoir un  habillement modeste dans l'espoir de diitiinuer 
les occasions de peché. Leur robe sugg!':rée coinpone des 
manches assez longues, n u c u n  décolletage et u n e  longueur 
i-aisonnable. 

Le mois suivant, le curé Dumoucliel fcinde les Daines de 
Sainte-Anne, iiIie association de femmes inariées oii veuves 
qui sont incitées à iniiter les vernis chrittiennes pratiquées 
par la mere de la Sainte-Vierge. Reine-Airnée Meilleur 
çoinme présidente, k2urette Martel comn-ie vice-préside~ire. 
Jeanne Désormeaux corn me secrétaire-trésorière. Lacire tte 
Dicaire et A12lbina Léonard comme coriseillères forn~el-ir la 
première équipe cle direction. Ces dan-les se rencontrenr 
régulièrenient à l'église pour prier et revivifier leur vie 
chrétienne. De  leur côtk, les horn~nes  mariés et les 
célibataires adultc:~ sont invités à devenir i~ieinbre de la 
Ligue dci Sacré-Cmur o ù  ils se rencontrent d a n s  iine 
atmosphere d e  prières et d e  recueil1r:ment à plusieurs 
rcprises dura 11t l'année. 

Pour  leur pnrr, les Lacotriaires où Joc,eph Boisinenci est 
particiilièreinent actif et les Jeanne d'Ar(: sont des associa- 
rions masculine et féminine dont  lcs membres font  
pron-iesse de n e  consommer aucun alcool. Ils encoiiragent 
leur entourage à la sobriété er font proniesse de ne pas 
consommer d'alcool sous peine cle rejet dii inouvernenr. 
Toiites ces associations sont responsal~lcs de I'organisacion 
et de I'aniniatian de l'aspect niatériel des manifestations 
religieuses, décorations de l'église, vêtements religieux dii 
cu ré .  enfants de chmur, exercices de chani.  

Durant l ' année ,  la v i e  paroissi:ile est inarqciée de 
moments religieux intenses. Le rnois d'ocrobre est le mois 
du Rosaire et à celte occasion, le curé miss ionnai re  
Dumoucliel procède à la bénédiction d'une croix cle cl-ieinin 
siir la terre de 1.60 Léonard en 1944. Le n~ois  de tnai est le 
mois de Marie et les élèves, acccimpagriés des instircitrices 
ou des religieuses se rendent alors quotidiennement à 
l'église pour y réciter le chapelet avec les n-iembres des 

2 e s  congzép~iuw 
Be la pa?:uisse 
a Les congrégations reconnues officielle- 
meni sont: Io Ligue du Sacré-Caur et 
I'Aposlolnt de Io prière ..., les Dornes de 
Sainte-Anne affiliees à Soint-Anne de 
Beaupré. les Enfanis de Marie ont ourri 
leur auionsotion épisropale et la premiire 
ré~eptian o lieu le huit dhcembre prothain 
en la fête de I'lmmoculée Conrepiion. l~ 
Croisés oni 4th ler premiers à retevoir leur 
retonnaissanre officielle étant donné. que 
rélois aumônier diocésain. u 

Domal Durnouihal 1947 



a Le premier mai IPSO, en présente de 
150 paroissiens, pires, mères, enfants et 
18s religieuses du  touvent, nous avons 
bhni la moniogne de Io Vierge, monument 
souvenir de I'rinnde sainte 1950 sur- 
nommé l'année Mariale, où seroni Brigés 
un lotvuire ei une grotie de Notre-Dnme- 
de-lourdes. r 

Donal Dumoutbrl ptri 1950 

Bu cherniri sazeazl 
u le 20 moi 1954 nous wons béni une 
croix de chemin érigée sur le terrain de 
monsieur Gouvreau en face du rang 
d ' l von  Goreau en présenre d'un grand 
tonroun de paroissiens. Les hommes ont 
chargé tetie croix sur leurs épaules et ont 
grnvi ollègremen! la pente obrupie de fa 
montagne. Puis, au moyen d'une torde, ils 
dredrent  Io croix aux couleurs mariales. 
Ler petiles filles, les bras chorgbs de fleurs 
naiurelles, les ddposhrent spontanémeni 
au pied de la troiir. Tous, su r  l'invitation et 
à lo suite de leur pasteur, boisèrent la 
base de la croix, oprès la bénedirtion. I I  
n'y eut pas de sermon. Les mousliques 
étaieni légion. Ehotun s'éioii orme d'une 
branche de merisier pour Ios en chasser et 
brandissoient leur fouet comme pour se 
garer et éviter Io momre. ii 

mirgai L1*IHar ptm 1954 

associations religieuses et les paroissiens plus âgés. En mal 
1950, à l'occasion de l'année mariale, le curé Dunioucliel 
procède à la bénediction de la monmgne de la Vierge où 
sera érigée une grotte de Notre-Darne-de-Lourdes et en  mai 
1954, le curé L'Allier préside à son cour à l'érection d'une 
croix de chemin, Fabriquée par Yvon Gareau, sur la terre 
d'Honorius Gauvreaci 5 l'ouest du village. L'année suivante, 
le mois de Marie est marqué par une cérkmonie semblable 
avec chapelet et litanies pour la bénédiction de la croix du 
çirnctiiire faite par Herménégilde Marier. En mai 1958, le 
mois cle Marie est cette fois marqué par l'krection d 'une 
belle grotte dédiée à Notre-Dame-cle-Lourdes à l'est de 
l'église, à l'occasion du centenaire de l'apparition de  hI;i~.iti à 
Lourdes en  France. Fruit d'une souscription paroissiale, la 
grotte érigée dans le rocher de la montagne comprend une 
statue de la Vierge et une  statue de Sainte-Bernadette au  
deuxième palier. 

La Fete-Dieu annuelle est aussi un moment religieux 
d'importance dans la vie paroissiale. À cette occasion, 
Dames de Sainte-An.ne, Enfants de Marie, Ligueurs du  Sac+- 
Cmur, Lacordaires et Jeanne d'Arc préparent la procession 
antiuelle qui se Fait a.vec beaucoup de décorum. Le cortège 
quitte l'église avec les enfants de chœur ponant la croix er 
les cierges. Les élèves du couvent viennent ensuite avec les 
smurs ou les enseign;intes, garçons et filles séparés. Les 
Enfants de Marie, les autres jeunes filles, les Dames de 
Sainte-Anne, les autres femmes, la Ligue du Sacré-Cmur, les 
aucres hommes et jeunes gens viennent ensuite. Les itiar- 
guilliers ponent le dais sous Icqiiel le curé tient l'osrensoir et 
ferment la procession. Le cortège se rend ainsi jusqu'au lieu 
du reposoir en récitant le chapelet entrecoupé de cantiques 
religieux. Arrivés au reposoir, les panicipants assistent au 
Salut du Saint-Sacrement avec le Tannim Ergo. Le retour à 
l'eglise se fair dans le même ordre alors que le curé vient 
replacer le Saint-Sacrement dans le tabernacle sur l'au tel. Les 
fidéles reçoivent une derniere bénédiction et rentrent en- 
suite chez eux. A Lac-du-Cerf, le beau lac en face de l'église 
permet une variante à ces défilés religieux alors que  les 
paroissiens parcourent en chaloupe, en  priant, un grand M 
dessiné avec des bouées dans la baie d e  l'Église. 



En 1952, à l'occasion de 1'impoi;;int C0:ngri.s Eucharistique 
diocésain qiii se tient en  juin à Mont-Laurier, les paroissiens 
de L.ac-du-Cerf accueillent le char de la Vierge qui vient 
clôturer trois jours de prière intense. À certe occasion, les 
Ligueurs du Sacré-Cœur portent longuement le socle er la 
Vierge sui- leurs épaules sur le chemin c:onduisant à Notre- 
Darne-de-Pontiniiin avant de le replacer s u r  le char  qui 
prend la direction de la paroisse voisine. 

Ides services funèbres  artGent aussi u n e  nornhi.euse 
assistance à l'église car. presque tous scinr parents et se 
connaisserit hien au sein de la paroisse où plusieurs sont 
appelés d'uti surnom, Jos, ti-Mil, ti-Gus, hlegil, ti-jos, Béria, 
ri-1Miis, ri-Ouard, Wes, ti-Guine ou Mimi, le plus souvent un 
diminutif du nom ou du prénoni de la personne. 

La vie paroissiale est aussi agrémentée par les tombolas, 
les encans chinois ou les soirées thé2tr;iles au  sous-sri1 de 
l'église où Jeanne Chevrier s'occupe du théatre, Auguste et 
Jeatine Desormeaux de la roue de fortune, Elpl-iège et 
Yvonne Én-iard de la pêche, René et Reine-Ainiée Meilleur 
du restaurant avec Lucien Filion conime trésorier. Les 
paroissiens pecivent s'y rnérirer divers prix: les gros coqs de 
Rayrnorid Charbonneau ou la belle chaloupe offerte par 
René Meilleur qui rappone 53 $ à 1;i fabrique e n  1947. Le 

k char niarial du Congrés Eucharisriquc de Moiit-hurler au ulduum de 
prières de hc-du-Cerf en d 1952. 

Qua- Ligueurs du Sacré-Coeur 
portant la sratuc de la Vierge ZI ia 
sorûe rle I'égLlse paroiuuldc. 

(Lo statue de Io Vierge arrivera vendredi 
après-midi pour reporiir dimanthe oprèr- 
midi. Tour les articles de détoration soni 
en dépii et en vente ou mogasin Mortel et 
Sainte-Marie, lels que écussons du Eon- 
grès, drapeaux, insignes. I'oimerais que 
choque fomille aii dons sa maison ou Q sa 
porte un étusson du Congres ei des dm- 
peoux pour le passage de Noire-Dome-du- 
Soint-Sacrement. Ceux qui ne pounonl se 
rendre a l'église pour la rbcepiion de la 
siotue feroieni bien de s'agenouiller sur 
leur galerie et y réciier pieusement le 
thopelel, suspendre les travaux durani re 
temps. Messieurs Bondu, Gareau, Filion et 
Léonard porteront la sioiue à l'arrivée ei 
au départ. M. René Meilleur lui O bien 
voulu se charger de consiruire une arche 
décorative. Tous les paroissiens qui dis- 
poant d'un peu de temps feraient bien de 
lu i  aider. Que chacun fosse so port. 
Nettoyons et blon(hiaons. s 

Muriil L'A111ir ptra 1952 



Ja tombola proMiaie au profit 
des oeuvres. 

curé amasse ;linsi des fonds pour ses diverses Riivres tout 
en  procurant d'heureux moments de détenrr; acix parois- 
siens. hlusicien et remarquable cornt.clien, Wilfrid Bonami se 
fait un plaisir dt' dérider [out le nioride e n  montant sur 
scène à ces occasions. 

Si la prariq~ie religieuse est tozijours forte duranr les 
premières décennies de la paroisse, elle diminue sensi- 
blement avec les années soixante. Les réformes entreprises 
par le concile Vatican II n'arrivent pas à col~nacer les brèches 
qui se forment. 1.a vie  paroissiale change et la pratique 
religieuse tradi~ionnelle encaisse un dur coup à Lac-du-Cerf. 
Elle diminue plus lentement que dans les grands centres 
mais elle est réelle. Les manifestarions extérieures de la foi 
dimincienc. Le chapelet, les chemins de croix, les neuvaines 
régressenr. Les pliis âgés gardent encore une certaine 
feweur mais les plus jeunes sont indiffkrencs. l a  partici- 
p a l b i ~  à ta messe dominicale descei-id jusqu'rl trentetrois % 
et cliez les jeunes couples, la pmtiqiie religieuse est prati- 
quement rkduitc à neant. La principale raison de cette forte 
Ixtisse tient sans doute au changement q u e  connaît la 
famille traditionnelle. Le taux de divorce, les unions lil-ires, 
la baisse de la natalité, le manque d'intégration familiale des 
enfants, la hausse de la criminalité sont autant de syrnp- 



tôines qui confirment ce ch:ingement daris la famille. Ceite 
situation est en  nette opposition avec le passe religieux de 
Lac-du-Cerf. 

Par ailleurs, les fêtes de Noël et de Pâclues, les inariages, 
les funérailles, la célebration des sacrenients des enfants, 
demeurent encore des occasions de contact avec le curé et 
1 'église. 

Toute c e t t e  remise en quesrion religieuse vient en 
parallèle aux diverses réformes issues dci concjle Vatican Il .  
La langcie française est intraduice dans les cérérnoriies; A 
compter cle février 1964. le curé B é l a n g e r  célèbre la  messe 
face à l'assemblée; une  honiélie se r;ipprocl-iant de la 
lecture du jour remplace le sermon autoritaire; le bulletin 
paroissial r~rnplace le prône; le r6le des fidéles ;rugmenre 
dans les célébrations ; le curé peut se faire aider de ficlèles 
pour cliçtribiict la ccimmunion; la perniission de la commii- 
nion dans la main est accordée; les prêtres et Içs religieux 
quittent leurs habits religieux pour s'habiller cjvilemenr. 

Même si la baisse de la prarique religieuse est grande, 
plusieurs paroissiens s'engagent sérieusement dans la 
nouvelle catéchèse aux enfants. La r e h n t e  de la loi des 
fabriques pern-iet aussi aux feinmes de devenir marguilliers. 
Jeanne Chevrier, Georgette Dicaire, Laurette et Liliane 
Ouirnet, Carmen Charbonneau, ,4lice et Oderte Gaudreault, 
Jeannette Emard, Henriette Léonard, Gérnldine et Fraricinti 
Beaudry, Huguette Marier er Chrisriane hIaillé seront tour à 
tour élues à Zac-du-Cerf er prendront une  place de pliis eri 
plus in-iportailte. Dans la nouvel le  liturgie, les la'ics 
s'impliquent clans le rôle de lecteurs er aident le curé à 
distribuer la communion. 

Cet engagement des laïcs se vérifie aussi par l'apparition 
et la progression de mouvements issus de la base qcii 
contribuent a recréer un  nouvel esprit paroissial. Ainsi, le 
mouvemenr Ciirsillo apparaît à Lac-dii-Cerf en 1979 avec 
quelques coiiples contactés par des coiiples de Saint-Gérard 
de Kiamika. Le mouvement vLse à formel- des chrétiens qiii 
n'hésitent pas à prêcher l'évangile, à f3i i .e de l ' a p o s t o l a t ,  à 
témoigner de leurs croyances dans leiirs paroles et leurs 
actes de la vie quotidienne. Dans iine pai.oisse qui s'éloigne 
de l'église, les cursil~istes cleviennent des rnis.sionnaires dans 
leur conimunaute. Les couples membres de  la paroisse, 

L'abbé Ludgcr Sigouln, le curé 
desservant dc 1382 à 1987. 

(( Le monde de Lac-du-Cerf est forrnidoble. 
On nt gui, on a le sens de l'humour, on 
est ottueillont ... Sons loire éial de leun 
divers engagements ei de leur dévoue- 
menl, ils font régulièrement beoutoup 
avec sovoir-faire ... ie suis bien heureux de 
Io situoiion finontiére de Io paroisse. l'ai 
remorqué le dynamisme partitulier de 
I'AFEAS, des R3, du tomiie d'€(oie mois 
aussi du comité der Loisirs et de Io muniri- 
polité don1 ie visiiois les instollotions peu 
après la rencontre. II faisait bon de dner 
aussi; un diner agréable, ioyeux de ron- 
naisrance mutuelle. Je remarque Ifomi!ié 
de ter gens entre eux. s 

Mgr Iman G r i l l o n  1986 



7 Oiiimet, Bondu, llaillé. Dancause sonr d'abord ini tks  dans 
e semaine lors d 'une  rencontre à Hull, à Saint- 
Alonrcalm ou à Mont-Laurier et participent par la 

suite à dc.i rencontres mensuelles avec rnesse, discussion ' religieuse ei ti-rnoignage d'un participant. Ce mouvement 
s'avère remarquable pour Ic développement de certains 

Le mouvement ~3 est qciant à lui I'ceuvre de Jean-Liic 
Bondu, le président fondateur du inouvernent dans tout le 
diocèse en  man 1979 avec monseigneur Jean Gniton.  Ce 
moci\lenlc.r.it propose u n e  formule avec trois rencontres 
d'une fin de seiiiaiiie: une avec soi, une avec I'autre et une 

I avec le Christ. Décédé après un  long cornbar contre la 
l 
I nialadie et malgré la transplantation de la n-iwlle épinière 

L'abbé Alain Morin,  le curé 
d e s s r n t  depuis 1987. 
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donnée par son frère Réjean, Jean-Luc Bondu clemecire cin 
exemple de courage qui  vit encore dans la tête et le cœur  
de plusieurs paroissiens. 

Après I'émouvnnte fête au  curé Albert Plourde qui  célèbre 
ses noces d'argent sacerdotales en 1975, les trois années de 
cure de Réal Fournelle entre 1977 et 1980 s'avèrent les 
dernières d'un curé rksidant à Lac-du-Cerf. Désormais la 
paroisse est clesservie par le curé de Saint-Gérard de 
Kiamika, Gérard Lambert pendanr cin an  et Ludger Sigouin 
entrcr 1981 et 1367. A compter de cette dace, la paroisse est 
dcsscivie par 1'al)be Alain Morin qui œii.vre a u  Service 
diocksain de pastorale à Mont-Laurier durant la semaine. Le 
cure ne résidant plus à Lac-du-Cerf en permanence, les 
paroissicris se prennent en main pour s'occuper de l'église, 
des finances, de l'entretien, du chant, de la cornniunion aux 
inalades, de l'éducation chrétienne des enfants, de la 
prepararion aux sacrements, du cimerière qui est restauré et 
se voir  doté  d'une belle entrée de fer forgé e u v r e  de 
Christian Valiquette e n  1992. La pratique religiecise n'est plus 
ce qu'elle a ér6 mais la foi y a sans doilte gagné e n  
profor~deur, se manifestant plut61 par des mcivres qcie pal. 
des dévorions. 
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WABAÇÇEE-~IlIII1EY -BUII'IHI1I,IEA 
t "  

c - 

l'incitation du  curé Eugerie Trinquier de  Notre- 
?' y -- - 

Dame-du-Laus q u i  les dessert depuis 1873, les 
ki f -4 ,/ ' colons-agricul teurs  établis s u r  les rives de la 

, :' Lièvre, depuis le lac li Foin en aval du petit rapide 
".a - de la Babiche jiiçqu'à la ferme Rouge en face du 

canton Kiamika, présentent  une requête a u  
gouvernement du Québec en 1895 afin d'obtenir la forma- 
rion d 'une corporation [municipale comprenant les cantons 
Wal):isst.e, Dudley r t  Bouthillier. 

Présidée par Antoine Bergeron de Notre-Darne-dci-Laus, 
le mandataire du gouvernement, l'assemblée, teniie dans la 
 naiso on de Gilbert Grenier au petit rapide de Norre-Darne- 
de-Pontmain en mai 1895, désigne William Pilote, un colon 
arrivé huit ans plus tôt s u r  la rive de la Lièvre, cornme 
premier maire de la nouvelle municipalité des mis cantons 
unis. Léon Brazeau, Hormidas, Matha, Jean-Baptiste et 
Gilbert Grenier sont choisis comme conseillers alors que 
Williain Martin, arrivé de Buckingham, est engagé conirne 
secréta~re de ln  corporation au salaire de 30 $ annuellen~ent. 
La municipalitC englobe coutes les familles établies aux 
aborcL5 du rapide de la Babiche, à Notre-Dame-de-Pontniain 



et au lac du Camp, aux lacs Écho et Dudley, à l'embouchure 
du ruisseau Paqciette et au lac Bouleau, le long du  ruisseau 
des [les, à la ferme Wfahassee en face et au lac Rouge. En 
raison des diffic~ilrés à circuler le soir dans les chemins 
souvenr fort mauvais,  les assemblées  municipales se 
tiennent en aprks-niidi du dernier lundi de chaque trois 
mois, janvier, avril, juillet et octobre. 

L'une d e s  premières  résolutions clu conseil  est de 
niandarer le maire polir qu'il se rende à Hull, au conseil de 
cornré, afin d'obtenir l'argent seigneurial dévolii aiix trois 
canrons. Avec u n e  partie de cette soinri~e, la nîunicipalité 
peut faire  construire d e u x  chalands de 32 x 11 pieds 
(10 x 4 mètres) au coût de  40s chacun en 1897. L'un des 
deux bacs sert à la traversée d e  la Lièvre pour atteindre la 
rive est a u  sucl de l'île Longue oii Çrédéon Ayotte est 
nomnié inspecteur de voirie. Les colons du canton Dudley 
sont dors tenus cle payer poiir 1'entrei:ien d u  chaland et 
pour le chemin communiquant avec celui du Wabassee dans 
le contour des cantons Wabassee et Eouthillier. L'année 
suivante, le conseil verse 15 5 à Cyrille Arbic pour la 
construccion d'un chaland qui relie sa terre dans le canton 
Dudley à celle de Napoléon Grenier sur la rive ouest à la 
condition qu'il s'engage à le radouber oii à en fabriquer un 
neuf s'i l se brise. En 1900, la inunicil.>alité approuve la 
constructiori et la mise en  opération d'ur,ie autre traverse en 
amont du rapide Wabassee g r k e  à 1aqi.ielle Hennénégilde 
Valiquerre pourra se rendre  s iéger  cornine conseil ler  
municipal dans le haut du presbytère d e  Notre-Daine-de- 
Pontmain. 

Après verbalisation par le secrétaire muriicipal David 
Pilote en 1903, le chemin qui longe la Lièvre prés du lac 
Rouge devient cliemin de front et servira de voie de sortie 
pour les familles installées entre le lac I'oinkin et la rivière 
su r  l'autre rive. Alberr Portelance r.eçilit alors 20$ pour  
permettre aux familles Valicluetre et Pic.hé d'avoir droit de 
passage sur  sa terre. Trois aris plus tard, Joseph Piché est 
chargé de I'aiidition cles coniptes de la municipalité alors 
que Gédéon Ayotce sera responsable de  la confection du 
rôle cI'~va1uation. 

En 1909; la municipalité des trois cantons cinis perd une 
partie de son territoire alors que les colons établis dans la 

impza&cal>Lm 
u Les routes étoient impraticables plusieurs 
mois par année. Le printemps et l'ou- 
tornne, r'étoit une boue é p o i r ~  et l'hiver 
chaque bo rdée  de neige rendai t  les 
themins périlleux. I I  n'exirtoit ourun 
eniretien de hemins d'hiver à cette epo- 
que ... II fallait souvent plusieurs heures 
pour parcourir de bbler distantes afin de 
porler secours à des malades en détresse. 
L'hiver, nous empruntions tes riviéres et 
las loo gelés pour cirtuler et foire nos 
visiter 8 Io tompogne. 9 

AIbiny Caquitïm 1977 





ses clievaux. La principale difficulté apparaît toutefois à deux ponts r n u v e ~ - ~  de1'Ue 
Longiie encre Jzcdu-Cerf et compter de 1929 alors q u e  la compagiiie obtieiir l'aiito- No e4e-Pon -,,,. 

risatirin gouvernementale d'ériger un barrage au rapide des 
Cedres en  amoni de Notre-Dame-du-Laus pour conrrôler le , mmpM la 
débit de la rivière en temps de drave Cette imposante mudclpalltedeWnbassee-Dudley- 
construction de béton entraîne u n e  importante crue des Boutmerenma.l1924- 



eaux qui touche pliisieiirç belles terres ;ig~icoles riveraines 
de la Lièv1.e. La compagnie doit aussi déplacer chernins et 
ponrs 5 plusieurs endroirs. À cette occasion, le conseiller 
Napoléon Blais, qui voit son irioulin à scie de Lac-clu-Cerf 
ces5c.r hes ;ictivités en raison de cecte montée des eiiux, se 
montrera particulièreinent coriace envers la compagnie qui 
entreprend dc: relocaliser les ponts de l'île Longue. 11 se 
plairit des rnaur,:ii+ emplacements du pont du chenail cle 
l'esr au pied d ' m e  gr:incle c'te, de piliers qui ne sont pas 
remplis de pierre jusqu'à la surface de l'eau l-iaute, dii 
cheitiin gl:iisciis et non carrossable, de la solidité cles ponts, 
d u  t- i;inque dYi.g;ii-d envers les voyageurs, du  rravail bâcle et 
des rnorceaiix dc bois déjà fendus. Le maire ZSphir Chénier 
n'arrivera pas à sigr1ci.r une entente avec la compagnie avant 
que  le tenace indusrriel n'ait obtenu qu'elle s'engage par 
écrit à entretenir les ponts pendant cinq ans et à se rendre 
responsable d e  cous les dommages  pendant  vingt ans  
si1pp16ment;iirc-.s. 

Déjà responsable de l'entretien de tous ses chemins avec 
u n  biidget annuel  d e  850 $, 1a municipalité hérite de 
I'eniretien des rlei~x ponts cinq ans plus tard en 1935 et les 
mauvais présages de Napoléon Blais s'avèrent rapidement 
justes. Incapable  de maintenir  urie voie carrossable  
suffisamnient large et sécuritaire aux approches des ponts 
qui ne cessent de se laver et de défoncer, la corporation se 
voit aiissi l'objet d'une poursuite judiciaire à la suite d'un 
accident mortel où Horace Beaulieu perd la vie alors qu'un 
camion charge de bois s'effondre daris la rivière à l'entrée 
du peril pont s u r  le chenail  d e  l'est. La municipalité 
achemine la réclamation reçue à la compagnie Maclaren 
alors que les conseillers Joseph Boisinenu et Patrice Bonclu 
demandent qiie le ministère de la Voirie envoie un  ingk- 
nieur examiner tocis les travaux faits ailx ponrs et à la mute. 
L'ingénieur en chef Gohier incrimille alors fortement la 
compagnie forestière en disant n'avoir jamais ni d'ouvrages 
aiissi mal conçus en trente-trois ans de métier. Un long 
procès débute ensuite au Palais d e  Justice de Mont-Laurier 
pour se terminer à hlfontrkal quelques annkes plus mrd. Les 
vingt-sept photographies montrant l'état des lieux et les 
dégâts donnent raison à Id corporation niunicipale des trois 



canrons unis et le juge Pliilémon Cocisineau condainne la 
compagnie Maclaren à verser 8 953 $ en clornrnages. 

Après avoir demande au goiivernenienr de lotiser de 
nouveaux rangs dans le canron Dudley o ù  des colons 
veulent s'ktablir, le conseil mcinicipal exige aiissi u n e  
surveillance plus étroite des abus de pêche et de cllasse à 
Lac-du-Cerf. 

En 1943, Patrick Duffy est nommé évaluateur municipal 
alors que Ravul Gougeon devient gardie:n d'enclos public. 
Au cours de la même année,  les autorités miinicipales 
autorisent l'utilisation d'une table de billard ail resraurant de 
madame Beaiidry au Coin de Lac-du-Cerf et appuyent la 
demande de Rosario Wester pour l 'obtention d 'une partie 
des lots riverains du petit lac du Cerf o ù  il entend dévelop- 
per une inclustrie touristique avec ses fils qui grandissent. 

Deux ans plus tard, en 1947, le maire 1-lormidas Bondu 
demande  officiellement le changement du nom cle la 
municipalité en  celui de municipalité de Notre-Dame-de- 
Pontniain. La conjoncture politique ctiange cependant dans 
la municipalité des cantons Wabassee-Tludley-Bouthillier. 
Avec la cansirucr.ion de leur église en 1940. l'établissement 
d'lin curé en perinanerice six ans plus tard et la constniction 
d 'un cacii7ent en face dci grand lac, les citoyens de Lac-du- 
Cerl parlent maintenant d'autononiie iniinicipale. Les deux 
alliés, Joseph Boismenu et Rosario Wesrer, qui  meneni la 
cabale pour une municipalité distincte, n e  manquent  
d'ailleurs par  l'occasion de bien faire comprendre les 
problèmes de leur canton en faisant marcher le dépiité- 
rnin~stre Albiily Paquette à pied dans Ic chemin boueux 
entre  le Coin du village et I'Sglise oij se tiennent les 
assemblées Éilectorales de l'Union nationale en 19-48 et 1952. 

A la naissance de la municipalité de Lac-du-Cerf en  1955, 
plusieurs de ses citoyens auronr cléfenciu les intérêts d u  
canton Dudley à titre de conseiller de la corporation 
municipale des cantons Wabassee-Dudley-Bourhillier : 
Herinénégilde et Willia~n Valiquette, Joseph Piché, Cyrille 
Poirier., N o é  Landry, Napoléon Blais, Honoré Faiibert, 
Avenant Érnard, Adélard Barbe, Joseph Boisnienu, Partice 
Bondi i ,  Josephat  Dica i re ,  A u g u s t e  D é s o r m e a u x  et 
Armandoza Caron. 

Une afnche électorale non 
éqiilvoque chez OrlgL.ne ManeL 



LA MUNICIPA~ITÉ OE LA PARTIE NORD-EST 
EIE WABAÇÇEE-OlIIIlEY -8U1I'IHIllIER 
À la suite d 'une requéte a u  gouvernement du  Québec 
venant des colons etablis à Lac-des-Iles, la riiun.icipalité des 
canrc ins-unis \Kiùassee-Dudle y-Bou~liillier est séparée en 
deux,  vingt et lin ans  après  sa  formation. La nouvelle 
n-iunicipalite de la partie nord-est de ces cantons naît ainsi 
en 1916 du regroupenicnt du  canion Boutl-iillier et du  nord- 
est clu canton Dudley sur la rive opposée de la Lièvre. La 
région des lacs du Cerf, Mallorine et Tomkiri est drinc 
détachée du sud-çst du canron pour être rattachée aux 
colons établis 3 Lac-des-Iles. 

La premiere assemblée publique du nouveau conseil se 
tienr le Iiiiit rnai 1916 dans la inaison d'Orient Ostigny à 
deus pas de l'église de  hc-des-Iles. Présidées par le maire 
David Pilore, les réunions d u  conseil se tiennent par- 1;i suite 
à tous les premiers ~arnedis cle chaque mois et les conseil- 
lers iegoivent 5 0 C  pour leur présence à la réunion. Le 
secréuùc-tresorier h i l e  Bisaillon, dans la hocitiqiie à bois 
duquel se tiennenr parfois les assemblées, est clésigné pour 
deposer les avoirs de la nouvelle corporation à la banque 
d'Hochelaga à Plont-Laurier. Rapliaël Valiquerte est noin~né 
inspecteur dc voirie pour la partie de la snuriicipaljté se 
troiivririt dans le canton Duclley et le salaire quotidien des 
colons qui sont engag6 pour divers travaux de voirie est 
fixe ainsi : 1,50 $ pour un homine avec ses instmmcnts, 
Z a 2 5  $ POLIT u n  h<:irnme avec deux  clievaux, voitiire e t  
itisr niinenu;. 

Pendant quelques mois à l'automne 1917, joseph Piché, 
ktabli A l'ouest du rang des Valiqiiette, représente le canton 
Dudley au conseil mais en raison des distances et des 
rnsuvais chemins, i l  cesse rle se  rendre à Lac-des-Jles. 

E n  1923, a u  m o m e n t  où  les Filion et les Léonard 
c o i r m c n c e n t  leurs pren-iiers défrichements entre le lac 
Tomkin et la rivière, Aimé Valiquette est chargé par le 
conseil d'amélioscr la montée du canton Dudley et de 
réparer le petit pont qui enjambe le ruisseau entre la Lièvre 
et le lac Tomkin. Seules les familles Joseph Tuvin,  Joseph 
Piché, Ixirenzo, Herménégilde et William Valiquette hahitenr 



alors siir la rive est de la inunicipalité. Sept ans plus rarcl, 
Alexis Léonard, devenu inspecreur de voirie, fait cle 
nouvelles réparations au pont Ton~kin avec l'aide d'Henri 
Filion et de Lorenzo Vnlique~te. 

Élu conseiller de la municipalité en 1723, Henri Filion 
deinande au  gouvernement d'aider les colons e n  fournissarit 
grat~iitement le grain de mil, irèfle, avoine, sarrasin, orge 
pour les seniences e n  raison de la crise écononiiqiie. 11 
sugPre  égalcinent de hausser la route soiivent inondée a u  
printemps chez Aiexis Gonard er il appuie la deinande d e  
l'inspecteur de voirie Julien Conscantineau pour la réfection 
di1 petit poiit du rang des Valiquette. Pour 15 de l'heure, 
Alphonse Léonard, Georges Racine, Adélard et Léonidas 
Arbic y travaillent sous la direciion de Théodore Piadeaci 
alors que de son côté Alexis Léonard dirige son fils Albéria, 
son  gendre Elzéa r Maillé, Adi.l;~r-cl Barbe, Emmanuel  et 
Julien Consranrineau. 

En 1939, le conseil iniinicipal s'oppose fonnellçmenr à la 
participacion du Canada à la guerre et demaride la réduction 
du  budget pour fins militaires au scrict nécessaire pour le 
maintien de I'orclre dans le pays. La municipalité, où siègent 
maintenant Josepl-i Turpin et Henri Filiori tiire de conseil- 
lers, se prononce pour la construction d'un chemin de fer 
qui atteindrait l'Abitibi en passant par hlont-Laurier et elle 
s'oppose à la conscription lors dii plébiscite de 1942. 

Deux ans plus tard, en 1944, un groupe de citoyens du 
cantori Dudley, appuyk par monseigneiii. Limages qui vient 
de permettre la conswction de l'église au  nord du grand lac 
du Cerf, demande au gouvernement Gocibout, alors e n  
période electorale, la constnicricin d'un pont cle 250 pieds 
180 mètres) enjambant la Lièvre à la hauteur des terres 
d'Antoine Grenier et Lorenzo Paquette et l 'ouvemre d'une 
bonne route qui rejoindrait Lic-du-Cerf en passant entxe le 
lac Mallonne et le lac à Dick. Leur recluête se plaint du 
mauvais chemin vers Sainr-Gérard de Kiamika, des côtes 
abruptes et dangereuses de 1Sle Longue sur le cheinin de 
Notre-name-de-Poi-itmaiti, du transport du bais par cainion 
qui n e  peut: se faire qu'à la saison séchl: de l'année et de 
l'isolement inacceptable de la fainille Paquette établie sur la 
rive de la Lièvre. Le groupe précise également qu'avec ce 
nauveau pont. qrii réduirait de 10 rnilles (16 kiloinetres) la 



distance entre Mont-kiiirier et Lac-du-Cerf, non seuleinent 
les scieries du canton pourraient expédier une pliis grande 
qu;in:ité de bois inais les t0urisr.e~ n e  manqueraienr pas 
d'augnienter en  nombre également. Malgré tocis ces 
arguinet-its. cerre deman.de n e  sera pas retenue cependant, ec 
le goiiverncr:irierii Diipiessil;, de retour au poiivoir, prttferera 
pliitdr améliorer l;i route entre Saint-Gérard de Kiaruika et 
Lac-du-Cerf coinnie l'avait plutôt demandé un groupe de 
c ~ i l ~ i \ . a t t . u i ~ ~  établis depuis le lac Long jusqu'aci rang cles 
Valiquette. 

\ 

-.. .- 

--- 

---- 
La requête &clamant 
l'amtiiontion de la route vers ---- 
Saint-Gérard de Klamika plutôt 
quc h construction d'un pont au __ _ ... ....... - -  ".. . .... . . ._ .-.-.---- - 
petit rapide Wabassee sur 1 I I  
la ukvre. 1 



Au moment où la mcinicip;ilité change son non1 pour 
devenir la municipaliré d e  hc-des-lles en 1958, Léo Léonard 
est nominé inspecreur de voirie pour le canton Dudley. 
Quelqiies mois plus tard alors qu'AJbér:ia Léonard esc élu 
conseiller, la municipalité appuie les çult.jvateurs, en congrès 
de 1'U.C.C. à i\4ont-Laurjer, qui deniandent une nocivelle 
construction pour loger l'école moyenni: d'Agriculture. Le 
conseil accorde aussi droit de passage sur tous ses chemins 
publics à la coopérative d'électricité de Mont-Laurier qui 
coininence a poser poteaiix er fils à Lac-du-Cerf. 

Remplac;int René Ouimet, Julien Constantineau devient 
conseiller de la municipalité e n  1952 er il occupera son 
poste à Lac-des-lles jusyu'à la naissance de la miinicipalitt2 
de Lac-du-Cerf en  1955 alors qiie les deux parties du 
cantori Dudley se retrouveronr clans la niêrne corporation 
municipale. Les dernières décisions cle la municipalité 
touchant ce çanLoti sont la demande de :;urveillance accrue 
contre les abus de pêche et de chasse qui se t'ont à Lac-du- 
Cerf et l'ouverture d u  chemin Tour du lac jusqu'à la baie de 
Sable, 9 l'est di1 grand I;ic, par  le bélier mécanique 
d'Alexandre Léonard en 1953. 

La formation de la corporation municipale de  Lac-du-Cerf 
est avant tout le fruit du travail de Joseph Bojsmenii qui a 
siégé a Notre-Darne-de-Pontniain à titre (Je conseiller de la 
municipalité cles cantons Wabassee-Dudley-Routhil lier 
pendant quelqiies anilées. Accompagné d'Henri Ouilnet qu i  
prend des notes tel u n  secrétaire, i l  rencontre succes- 
sivement les autorités municipales de Notre-Dame-de- 
Pontinain et de Lac-des-Ileç où conseils et contribuables ne 
s'opposent pas A son projet de morcellement des deux 
n~iinicipalités. 

Dès lors, soutenu par son indéfectible allié 1ios;irio Wester 
qui œuvre comme lui à l'autonomie de lac-du-Cerf depuis 
la formarion de la  paroisse Notre-Dame-de-Lourdes 
quelques années plus tôt, Joseph Boisi-iîenci entreprend 
diverses déinarches auprès  du déput@-ministre Albiny 
Paquette er de ses amis politiques à Québec. Le premier 
janvier 1955, il obtient gain de cause alcirs que la gazette 

(( J'oi été a Noire-Dorne-de-Pontrnoin ei O 

toc-des-lles avec Joseph loirmenu pour 
Fonder Io munitipoliié. I I  n ' y  avait pas 
encore de municipalité O lac-du-Cerf. 
Nous ollions rentonirer le maire et les 
coniribu~bles en ossembl8e. C'esl Joseph 
Boirmenu qui II ~rovoillé le plus. I I  o faii 
plusieurs voyages et dépenser beaucoup 
de son argeni pour CO. A lot-der-ller et O 

Noire-Dome-de-Pootmoin, il n'y a pas eu 
de conhoniuiion, j'ai de bons souvenirs. 
C'est over Kiomiko que nous ovonr eu le 
plus de misère. r 

Hiarl Oulmmt l PBP 



Joseph Bobmeny le d e  
fondateur de la municipalité de 
Iac-du-Cerfen 1955- 

iiChorun semblait uivoir qu'il remplirsail 
un devoir assez solennel. Sur huit, nous 
avions à choisir six ronseiilers. De huit 
heures du motin à six heures du soir ... 
Moiho Consiontineau tomme sous-officier 
rappodevr, Henri Ouimei comme secré- 
laire d'élection, atrompagnés de huii 
candidats ou de représentants, possèren! 
une journée plut61 plaisante auiour de la 
toble ronde. I I  n'y eut pas de polite atti. 
tr h... et perronne n'en O eu besoin ... a 

Ciilla Mmrtil-Siint~Marli lPS5 

officielle proclame l'érection de  la nouvelle corporation 
 nun ni ci pale d e  Lac-du-Cerf qui administrera la majeure 
parrie du canton Dudley. 

Le dini~inche seize janvier 1955, mandaté par le gouver- 
neinenr. b,lntha Consriintineau, le secretaire de la inunici- 
palitc cie Notre-Dame-cle-Pontmain, s'amène scir le perron 
de l'kglise de Lac-du-Cerf après la rnessc dominicale pour 
lirc 3 haute voix ]'.innonce de la niise en nocnination des 
candidats au poste de maire et de conseillers pour  le 
mercredi suivant. Ce jour venu, les contribuables se  rendent 
au socis-sol de I'cglise Notre-Dame-de-Lourdes alors que 
Matha Constantirie:~~ iigit coninle président et Henri Ouimet 
coinn-ie secré ta i r t  de la mise en  nomination. Joseph 
Boismenu, cultivateur et organisateur roiiristique est élu 
premier rna ire de Lac-du-Cerf par acclamarion. Le scrutin 
pour l'élection des conseillers se tient entre huit et dix-huir 
heures le vingl-quatre janvier dans la niaison de Lucien 
Gaudreault. Aprks le clécompre des voix exprimées par 
quatrc-vingt-un vc-)teurs rle la liste électorale qui  con-ipte 
cent di?: noins, les résultats donnent la victoire à Doriat 
Valiquette, LCon Leonard,  Henri Filion, Léo Léonard,  
Raymond Charbonneau et Fernand Oiiimet. Les résultats 
connus, les elus célèbrent leur victoire au petit magasin de 
Jkon Léonard au Coin du village rnais le maire Boisti.ienu, 
bon Lacordaire, pii?fh-e céli-brer sobrement cl-iez lui, sans 
doute conscienr de tocit le travail qii'il reste maintenant 5 
faire. 

La première assemblée du nouveau conseil se rient le 
trente et L I I : ~  jiinvier suivant au sous-sol de l'église. Après 
assermentation, les élus s'entendent pour l'ouverture d'un 
compte de hanqcie et pour l'achat de chaises où ils siége- 
ront désorm;iis à tous les prc:rniers liindis du mois. Ils 
procèdent aussi aux premières nominations: Henri Oui.met 
agira coinme secrétaire-trésorier pour iin salaire annuel de 
100 S; Yvori Garc.ii.1 et. Bernard C;iron sont noinmés inspec- 
teurs de voirie ; Jean-Bapriste Turgeon devient inspecteur 
n-iiinicipal et Édouard Beaiidry garde-chasse ; Léon Léonard 
est ch;irgé de la pompe à incendie qu'il garde chez lui au 
Coiii; Elphègc Étnard, Josephat Dicaire, Patrick Duffy et 
Julien Constaritineau, qui se joindra bientôt ail groupe, sont 
ch:irg&s clc. faire I'iival~iation miinicipale à quarante O/o de la 



valeur reelle alors que le taux de la taxe est fixe a un  O !  di1 
100 $ d'évaluation. 

Le conseil charge Patrick Duffy cle la conscruction d 'un 
pariceau siir le misseaii Flood. inipose uiie taxe cle 1 S sur 
les cliiens. interdit le port de costiimes de h i i n  et robes- 
soleil s u r  les chemins  oii d a n s  les endroi ts  publics.  
Soucieux de l'économie rourisriqtie, i l  verse 20 $ en prime 
pour chaque loup tiré ou pris au piège dans les limites 
 nun ni ci pales et fait ensen-iencer les lacs MaIlonne, Dudley et 
Allais de dores. 

En juillet 1955, la jeurie municip;ilité n'en est qii'i ses 
pr.eriiiers pas lorsque siirgit un litige qui a.inènera question- 
Iieinciit et m6conteritement. Mêrne s'ils onr été d'un poids 
déterminani dans la décjsion du  gouveimement de former 
la carporatiori municipale de Lac-du-Cerf. hu ir propriécaires 
d u  ratig des Valiquette demandent leur annexion 5 la 
municipalité de Siiint-Gérard d e  Kiiiniika., alléguant qu'ils 
ont coujoiirs été rattachés à la paroisse ei à 13 c o r n r n ~ ~ ~ i ~ n  
scolaire de cet endroir. Après reprc'tsc-mations de leur curé 
Marcel Poissant. le gouvernement lcur dcinne raison et, le 
prernier janvier 1956, les trois rarigs aci nord clu canron 
Dudley passen[ à Saint-Gkrard de Kiamika . Les fainilles 
Valiquette n'auront été qu'une selile année dans la munici- 
palité de Lac-du-Cerf. 

Tirés a u  sort ail débiit cle 1956, les conseillers Léo 
Léonard, Henri Filion et Donat Valiquette sortent de clirrrge 
et sont ~emplacés par Yvon Gareau, René Ouirnet er Adrien 
Boismenu alors q u e  Rernard Caron prend la relève diF1enri 
Quimer au poste de secrétaire-trésorier. 

L'annke suivarite, les feux de bonhommes de paille entre 
bleiis et rouges refont leur apparii.ion alors que Patrice 
Bonclii reti-iplace Joseph Boistnenu à la mairie. Eticouré des 
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coriseil lers Rerié Meilleur,  B e r n a r d  Dicai re ,  Adrien 
Boisiiienu, René Ouimet,  Gerald Oiiiniet et Raymorid 
Cliarhonneau, le maire Bondu confie le I:,osre d'inspecteur 
agraire ii Albéria Léonard, celui d'inspecteiir miinicipal à 
Raoul Gougeon, ce lu i  de  pol ic ier  à ra ison de  60 S 
annuellerneni à Édouard Beaudry et la charge de ren-iplacer 
les lurni$~es de rue hiûlees i Lyen  Boudrias. Le conseil 
accepre cle verser u n  loyer de 25 $ antiuellement à la ,,~ceDondu,lemairrde 
fabrique de Nocre-Danie-de-Loiirdes pour l'utilisa tion du  1957 a 1959. 



Gérald Ouimer, le maiFe de 
1961 à 1963. 

Henri FUion, Ic maire 
dc 1963 à 1965. 

sous-sol de I'eglise lors de ses asseinblées et fait ensemen- 
cer en dorés plusieurs lacs de la inunicipalité. 

Joseph Doisrnenu revienr i la mairie de la municipalité 
P C I U ~  deux autres années à compter de  janvier 1959, le 
ternps d'entreprendre lc: creusage du canal au lac Saint- 
Gerniain et d'améliorer chiernins et ponceaux. 11 reqoit aussi 
l'appui de l'association d e  chasse et pêche de Mont-Laurier, 
qui  tient son annuc-:l tournoi de pêche à Lac-du-Cerf, pour 
l'ensemenceiiienr du grand lac et de plusieurs petits lacs de 
la municipalité avec dorés, miites rouges. mouchetées et 
arc-en-ciel. 

En janvier 3961, Gérald Ouimet accède à son tour à la 
riiairie a p r k  avoir ét6 conseiller pendant d e u s  ans. Son 
adtiiinisrmtion est inarquée par l'entretien des chemins, la 
rnjse en p1;it.e d'une descenre cie bateaux et la réparation 
dit quai public, l'ensemencement de milliers de  truites 
grises dans les lacs du Cerf et Saint-Germain, et par une 
sérieuse alerte sur la vétusité clil grand ponr couvert du 
chenail de l'ouest 2 ITle Longue. Durant ses deux années de 
mandat, le maire Ouiiner acquiert expérience et conracrs 
qiii 1'aiclei.ont grandeinent dans sa ctiarge d e  secrétaire 
rniiriiçipal qu'il occupera pençlat-it plusieurs années à 
coiilpter de 1763. À cette Cpoqcie, le secrétariat municipal 
est logé clans son restaurant-dépanneur à deux pas de 
l'église c-n face di1 grand lac du Cerf. 

Hciiri Filion, uti des pionniers de la colonie, arrivé de 
Saint-Jovire avec son épouse Alexjna en 1922, devient le 
quatrieme mairc en janvier 1963. Durant son mandat, le 
conseil fai; po'.es des bouées aux endroits dangereux poiir 
la circulation des embarcations sur le grand lac du Cerf, fait 
é tendre  une  première couche d'asphalte s u r  l a  r u e  
principale, fait d@;->lacer rkservoirs er pompes à essence au 
Coin chez Rosario Wester pour permettre une meilleure 
circu1;ition cles automobiles. Après denlande de condamna- 
tion et i~i(:endic- du grand pont de ISle Longue en décembre 
1964, le5 conseillers entreprennent une sérieuse discussion 
sur I'opportunite de relocaliser ce pont au nord-ouest d u  
lac. h!I:illonne pour réduire la distance vers Mont-Laurier. 

Alors que la candidature d 'une première fernine au  
conseil, Georgcice Dicaire, ne friinchit pas la barriere 
électorale, Gérard Boismenu, le fils du premier maire, 



devient preiri ier inagistrat avec le dixièrrie anniversaire de . -  

la municipalité en janvier 1965. Tmvailleui forestier et gciide 
de chasse  et de pêche d e p u i s  l'adolescence, ha bile 
politicien, s'exprimzint aisément,  i l  vient a u x  affaires 
muriicipales avec dynamisme et déterniination. À peine élu.  
son pliis iniportant défi est la reconstruci:ion cles ponts de 
I'île Longue emportés par les flamnies à quelques semaines 
d'intervalle dciranc l 'hiver 1964-196 5 dans cette vague  - 
d'incendies criininels qui emporte plusieurs porits couverts 
patrirnoniacix de la Haute-lièvre er donne d'intéressants 
contrats aux constructeurs de ponts  rieuls. Ces deux  
iricendies laissenr deux fainilles de l'île Longue saris lien 
avec les voisins et dans l'obligation de traverser la Lièvre e n  
chaloupe ou su r  la glace pour  condui.re les enfants à 
l'école, Cornme au début de la çcilonie. Résolu à remédier à FérardBoisrnenii.lc mah 

de 1965 à 1971. 
cette situation pénible, le maire Boismenu n'est cependant 
appiiyé que par le seul conseiller Mario Bondu dans son 
projet de reconstruire le lieu narurel avec Notre-Danie-de- 
Pontrnai~~. Les aurres membres di1 conseil, OrigGne FLarrel, 
Bernard Caron, Marrial Gaudreault, Alberi D:incaiise fils et 
Joseph Boisn-ienii fils sont plutôt favorables 5 I'érectiori 
d'un nolivesu pont qui enjamberait la Lièvre ail nord-ouest 
d u  lac Mallorine, réduisant ainsi de beaucoiip la distance 
avcc le chef-lieu regional. De leur côté, Ics partisans de  12 

reconstniction des ponts de I'île Longue craignent qiie ce 
déplace~nent de l'accès au canton Dudley ne fasse perdre à 
Lac-du-Cerf u n  grand nombre de toiiristes de l 'Ou~;~ouais 
au  profit des municipalités limitrciphes. Après disciissions er 
querelles, la décision se prend finalement ai1 conseil des 
niaires d u  comté Labelle. Sur proposition d u  maire  
Hormidas Bondu de Notre-Dame-de-Ponrmain d e  qui 
relève les ponts d e  l'île, appuyé par le maire Doismenu de 
Lac-dii-Cerf, le conseil des maires demaride a u  ministère 
des Travaux piibljcs d'entreprendre l'érection d u  deuxième 
pont sur le chenail de l'est. Dès lors la cotnpagnie Lièvre 
Construction, qui a érigé le grand pont d u  chenail de 
l'ouest pour la somme de 280 000 $, se voit confier la 
construction du deuxième pont à l'est de I'île. 

Au chap i t re  des t ravaux publ ics ,  I 'adrnjnistrat ion 
Boismenu es1 fort active. Elle entreprend clivers travaux de 
défrichage, élargissement, remblayage, tei,i-assernent, pose 



de ponceaux métalliques sur les chemins concluisanr aux 
lacs Mallonne, Baptiste-Lefebvre et Saint-Germain où le 
I3Clir:r ~nécanique d' Alexanclre Léonard n'a de cesse. Elle fait --_- 
poser par l'entrepreneur Nantel le gros ponceau métallique 
sur  le ruisseau Bripristc-Lefebvre où les conseillers Huherr 
Léonard et Bernard Émard ont souhaicé un  pont pennettant 
la circulation des enibarcations à moteur entre les lacs di1 
Cerf et Bapcisre-Lefebvre. Elle fait également réaliser le 
terrassement et le gi'avelage de la route 311 jusqu'à la ljmite 
de Saint-Gerard de Ej'ari-iika. 

Dans  le domaine touristiq~ie, de  concert avec la Chambre 
de commerce, le conseil participe à la confection du  grand 
panneau-r&clame présentant les attraits du canton siir la 
route  nationale i l'entrée d e  ~ac-des-Écorces et à la 
confection cles affiches souhaitant la bienvenue aux visireurs 
aux entrées du village. II demande aux citoyens d'embellir 
et de nettc,iyer les abords cle leurs bâtimcrits pour enjoliver 
la saison esrivale et fait ensemencer dorés, truites grises, 
truites brunes da11s les lacs du Cerf, Mallonne, Baptiste- 
Lefebvre et Gauch.er. 11 fait reconstniire le quai public avec 
débarcadère et toit afin de protéger la marchandise des 
entreprisex forestières qui œiivrent de l'autre côté du grand 
lac du Cerf. Membre du c lub  de Conservation d u  lac 
Raptiste-Lel'ebvre qui voit le j ou r  e n  1970, le m a i r e  
Boisriienu demande l'addition d'un auire garde-chasse dans 
Ic c:intoti er s'enquiert auprès de l'Unité sani ta i re  des 
dangers potentiels dus aux egouts de certains chalets en  
bordure cles lacs de la municipalité. 

Le joli qua1 pubiic couvera du 
grand Lac du Cerf. 



L'adininistration Boismenii s'implique aussi dans la ba- 
raille pour 13 réou~~efture de Sogefor à LIC-des-Jles, baptise 
le mont Alexis entre le Coin du village et la baie de l ' ~ ~ l i s e ,  
inacigcire un sentier jusqu'aii sornniet (111 mont Limoges 
entre les deux lacs du Cerf à l'occasion d u  carnaval régional 
cle l'hiver 1967 ariimé par l'équipe de 1'A12EAS de Georgctte 
Dicajre. 

A v e c  l ' a r r ivée  d u  part i  l ibéral  à Québec ,  G é r a r d  
Boismenu, pilier de I'Utiion nationale, cède son posre de 
maire 2i Raymond Charbo~lneau qcii a été conseiller clans la 
premiSre administration de Joseph Baismenu en 1955. En 
raison de son travail de contractelit- forestier qui l'amène a la 
coupe  du bois  jiisqri'à Maiagami er Chibougainau,  i l  . &  . - 
~i'occupera le poste que  durant deux années, 1972 et 1973. 
Au cours de l'é~6 1972, la municipalité acccieille le projet RaymondCharboMeau~leoiaire de 1971 9 1773. 

Perspective-Jeu nesse Éco1ogic Sociale >m. Insrallés dans un  
tipi amérindien servanr de kiosque d'iiiforma t ion sui. le 
chemin d e  17Eglise entre juin et septembre, les jeuties 
Boismenu, Léonard, Contant, Clerniont. Morency, Lang, 
Lauzori , originaires de Lac-du-Cerf, Saint-Jérôme, Saint- 
Laniit, Lacliute et Montréal, entreprenent une campagne 
cl'information e n  visirant le conseil miinicipal, la radio 
C.K.L.M. et les iournaux locaux. Lors cl'une messe don-ii- 
nicale, ils publicisent leurs objectifs : defriche]. des seniiers 
écologiques afin de mieux faire connaître des phénomènes 
naturels intéressants, informer les citoyens sur  la géo- 
graphie, la faune et la flore du canton er faire coinprendre à 
la popiilarion la nécessite du respecr dç l'environnement. 

Dans  des conditions difficiles, I'éqiiipe aménage u n  
preiiîier sentier conduisant à la superbe cascacle du misseau 
Croclie qui  devierit lin laboratoire idéal pour I'observarion 
de la flore; un deuxième senrier f a i r  mieux connaîrre la 
rivière souterraine à la décharge du perir lac du Cerf alors 
que le troisième conduit au sommet du mont Limoges e n  
améliorant le sentier de motoneige ouvert en 1967. Le 
groupe réalise également une s k i e  de quiirarite affiches qiii 
sont placées à divers endroits, sur des îles oii certains vont 
pique-niquer, le long des sentiers conduisanr à des petits 
lacs de pêche ; peintes à la main, clles invitent à la conçer- 
varion et A la propreté. Une collecte générale des déchets 
trouvés au tou r  des lacs et scir les îles esc organisée er 
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le domaine roiiristiqiie, le conseil obtient des ensemen- 
cements de truites grises et de oiiananiches et l'interdiction 
cle pêche au niisseari Flood, véritable aanctuait.e poiir la 
Fraye des poissons. 11 demande la construction d 'un  nou- 
veau qiiai public et l'arrêt des coupes de bois à blanc autour 
des ravages de chevreuil. 

En mars '1975, l'aclminiscration Bondu s'engage dans tour 
le processus de la constriictjon de la salle cornmunautaire 
près d i i  centre civique mais excédé p:ir les qiierelles susci- 
tCes p a r  le projet, le rnajre remet sa démi:jsi~n en décenibre 
1975 après avoir été réélu u n  mois plus tCir. 

Au dkparr cle Mario Bondu, Bernard Émard devienclra 
rnaire de Lac-du-Cerf pour une décennie enrre 1975 et 1985 
et préside LI n conseil particulièrement averti er stnictu ré. 
Avec la tenue des assemblées et1 bonne et dile foi-me, iin 
budget planifié et bien administré depuis l'arrivée de Gisèle 
Allaire à 1;i table du conseil, I'adminjsrrarjon Émard s'engage 
dans des réalisations d'importance. 

Fortement sensibilisé par le conseiller ~aul-Émile Naiid. 
rin criminaliste qui habite la rive du lac Tomkin depuis 1965, 
qui parte le fleciron de la rest~icniration de toutes les forces 
policières de la nouvelle viHe de Laval et tempête contre la 
pollution des lacs er les citoyens qui n'ont pas conscience 
de la richesse touristique et de la qualité cle vie supérieure 
offerte à Lac-du-Cerf, le conseil slenga.ge dans  un pro- 
gramme de protection d e  ses lacs qui coiilprend non  
seulement un inventaire de la végétation et un plan de 
régénération mais aussi cine analyse de la qualit6 des eaux 
avec classification des installations septiqiies des habiracions 
et plan correctif. Dans le mênie ordre d'idke, l'administration 
Émard fait réaliser l'inventaire de tout le potentiel geo- 
pliysique de la miinjcipalité par l'équipe du  professeur 
tafargiie de l'université de Montréal. L e  rapport apporte des 
renseignements cartographiés sur l'envirorinement, le releve 
du potentiel et la fragilité clu sol afin d'en déterminer l'usage 
et la conservacion pour l'avenir. Avant même I'ubligation 
faire par la loi 125 sur l'aménagement, Lac-dci-Cerf se date 
d'lin règlement d'urbanisme: zonage, lotisseirient et 
construction qui rient compte de l ' envi ronnement .  La 
municipalité dispose aussi de trois sites d'enfouissement 
approuvés par le ministkre de l'Environnement, un preniier 

municipale 
o: Aver la Iulte ou conseil municipal, les 
familles se son1 séparées ... thatune de 
son rôii,  Sondu, Léonard, Boismenu, 
mime si elle5 se rentoniroient à l'église. 
Mois yo n'a pas eu beauroup de réper- 
turrion car c'était la politique du temps. 
le crois que lous (eux qui sont porsés ou 
conseil on! foit quelque chose pour Io 
prorpérilé. Personne n'a dû agir dans u n  
mauvais intérêt du développement el du 
progrès de Loc.du-Cerf. ii 

~iul-kmlle Waud 1 P8P 

Bernard Emard, le mairc 
dc 1975 à 1985 et depuis 1991. 



EI Des erreurs ont été commises dons le 
passé faute de ne pas tonnaiire mieux. 
Pour prbvenir au lieu de guérir, le conseil 
muniripol se donne des ouiils tomme 
l'étude d'une équipe de l'université de 
Moniréal sous la direction du professeur 
Bernard Laforgue qui entend faire I'in- 
venioire de tout le poientiel géophyrique 
du territoire de Lac-du-Cerf. s 

Barnard kmird 1 180 

pour les ordures ménagères, u n  autre pour les matières 
ligneusCs et un dernier pour les boues septiques. 

En janvier 1978: le conseil inaugure la nouvelle salle d u  
conseil dans le centre communautaire complété diirant les 
mois p1'kcCxcirnrs. Les conseillers Evelyne Duffy, Gisèle 
Allaire, Levis Bondu, ~aul-Émile  Naud, G a s ~ o n  Gare,i u et 
Lucien Gaudreault entourent alors le maire Bernard Émard 
qui a demandé aii curé Réal Fournel de réciter la prière 
d'usage er de bénir le nouveau local. La résolution de 
janvier 1955 prévoyant la tenue des asseinblées du conseil 
au sous-sol de l'eglise est alors révoquée. Deux ans plus 
tard, en 1980, le conseil organise un souper paroissial pour 
célebrer le vingt-cinquième anniversaire de la municipalité. 
ia fête rassemble, Georgiana Boisrnenu, l'épouse du maire 
Fondiitrur Joseph Boismenu, monseigneur Jean Gratton 
l'évêque du diocèse de Mont-Laurier, le curé Réal Fournel 
de la paroisse et le préfet Grégoire Diotte du comté Labelle. 
A la siiitt. de la demande faite au ministère des Terres et 

Forcts par les conseillers Evelyne Duffy et Conrad Maillé 
pour l'obtention du bail du  terrain bordant le ruisseau 
Croche, l'administration Émard enrreprend l'aménagement 
du remarquable sentier écologique le long du ruisseau qui 
descend La montagne dans une belle cascade avan t  
d'atteindre la baie Lefebvre du grand lac du Cerf. Débutés 
en juin suivant, les trava.iix s'échelonneront sur quelques 
années et donneront un attrait touristique de grande impor- 
tance a la municip~litc. 

L a d m i n i x r s ; i t i o n  Ériiard instaure le systirme de numéro- 
tation civique des rtiaisons et donne un intéressanr cachet 
historique à la toponymie de la municipalité. Aprés des 
noms de rues et de chemins qui  rappellent la mémoire des 
premiers pionniers, le centre civique, où se trouvent jeux 
pour enfants, terrain de balle et patinoire extérieure, prend 
le nom de Raymond Charbonneau, en n-iérnoire de I'anden 
rnaire donateur du terrain. 

Sur la scène régionale, le maire Émard est fort impliqué 
au Conscil de comré et à la M.R.C., au Centre local des 
senlices cc>mmunautaire et au Conseil régional de dévelop- 
pement des Laurentides oii il niet e n  pratique son entregent 
et ses acquis au Cercle des jeunes agriccilreurs et dans le 
syndicnlisine iigricole. 



En novembre 1985, avec l'élection de Jeannine Guinard, 
une résidente de la baie Lefebvre parliculièrement active au 
sein cle l'Association des riverains du petit et du grand lac 
du Cerf, l'administration municipale auginente encore d'un 
cran son souci écologique. S é d u i t e  par la beaiité de la flore, 
de la faune et de la géographie de Lac-clu-Cerf, la nouvelle 
mairesse vient aux affaires municipales par amour et 
respect d e  l'environneinenr. Après réfection du centre 
civique de la rue Émard et arnéi~agement d'un stationne- 
men1 municipal, elle rencontre les autorités épiscopales de 
Mont-Laurier pour négocier la location de leur superbe 
pointe des Pins Rociges dans le grand lac du Cerf. Aprés 
entente et location pour vingt a n s  à raison de 2 000 $ 
annuellenîent, avec prioritaire d'achat, la pointe devient le 
parc la Biche et la plage à monseigneur est rebaprjske 
plage d u  Huard o ù  des milliers d'amateurs d'eau et de 
soleil iront se prélasser durant les belles j(3urnées estivales. 

L'Administration Guinard s'implique clatis le domaine des 
loisirs, en  remettant à neuf les bandes cle la parinoire, en 
faisant aménager la piste cle ski  de  fond La Cervoisemb dans 
le parc municipal -<La Biche>,, en  constniisant un terrain de 
tennis double éclairé avec la collaborarion du Con-iité des 
loisirs en 19M. Tout près du terrain bois6 du tennis en face 
du Centre Communautaire le conseil fait aussi ériger cin 
petit kiosque d'information et cle vente d'artisanat ou les 
travaux des Cervoises et des Cervois sont offerts aux 
visj teurs. 

La mairesse donne beaucoup de  couleiir à la mcinici- 
paliré : elle inaugiire la rencontre anniielle soulignant le 
travail des bénévoles; elle invite le c h e ~ i r  Entr1Arnis et la 
troupe M o ~ i t s e ~ t  à venir divertir les gens de Lac-&-Cerf; 
elle fait mettre en valeur photographies et beacix objets 
anciens d a n s  la salle di1 Centre Corniriunautaire qui  se 
rriinsforrne e n  véritable musée historiqi~e;  elle participe 
activement au  cotnité des Amis du tnont Limoges et à la 
çorporacion Plein air Lac-du-Ceif visant à mettre en valeur l e  
p;itrimoine géograpl-iique du canton. Sur la scene régionale, 
elle est présidente du Centre d'exposition de Mont-laurjer et 
s'implique à fond dans le dossier de l'arrosage des Forêts 
aux phytocides. 

28s B$iils 
rnmiciip.mx Be r 99 1 
N les élus municipaux sont aux prises avec 
beaucoup de lois et règlementr et peu de 
pouvoir financier. fleau(oup de trovoil 
nous onend ... le dossier de la rouie 31 1, 
la rhfeaion et l'amélioration des chemins 
munitipoux, le dhveloppemsni étono- 
mique et touristique, l'environnement, la 
gestion des déchets ... Nous devrons oussi 
e ~ o m i n e r  très séri~usemenl la protection 
tonlre lez incendies que nous ofions pre- 
sentemen! à la populolion. ri 

Jianiiina Gulnard l9P l 



En octobre 1991, alors que la promesse de faire avancer 
le dossier çcélérosé de la roure 311 vers Notre-Dame-de- 
Pontrnain est à nouveau largement publicisé, Bernard Érnard 
et route son équipe de conseillers se voient confier la direc- 
tion des affaires municipales après une lutte électorale 
tiuilesqiie. 



11 VIE SCOLAIRE 



, 

/ 
,-' a commission scolaire cles can tons  u n i s  de 

: ' Wil,anee, Dudley et Bouthillier naît e n  1899 à 
l'instigarion du curé Eugène Trinquier de Narre- 

,' Daine-dii-Laus. La première ecole esr alors Srigée 
dans le \.illrige de Notre-Dame-de-Pontrnain où  les 

-' enktilts dcs colons établis au lac Écho et au lac 
Dudley doivent venir en chaloupe. En raison de la dismrice, 
Donat Saint-Loiiis,  a r r i vé  avec son père Eusèbe à l a  
decharge du perit lac du Cerf en 1922, doir perisionner chez 
sa tante Edmire Reaulieu dans le village de Notre-Dame-de- 
Pontmain pour aller apprendre lecture, ecriture. catéchisme 
et c;ilcul 5 cette école. 

En 1903, pour 207 $, rnaceriel et main d'muvre compris, la 
commission scolaire des trois cantons fa i t  construire une 
école à l'entrée du chemin du lac Bouleaci sur la rive ociest 
de la Lièvre et les enfmts de Cyrille et Marie Arbic établis en 
aval de la f e rme  di1 Wabassee peuvent s 'y rendre e n  
traversant en chaloupe ou avec le chaland. 

Eii amont du rapide IVabassee, les enfanrs des frères 
Valiquerre, de Joseph Piché, Henri Filion et Aiesis Léonard 
traversent !a Lièvre. souvent imprudemment 5 sept. hiiir et 
même dix dans  la même embarcarion, pour se rendre 9 
l'école d u  lac Rouge siriiée en t re  les ter res  d 'Alber r  
Portelance er Daniel Sainr-AuRin sur la rive ouest. C c ~ r e  



école relève de la coniinission scolaire de Saint-Aimé de 
Lac-des-lies qui  s'est detachée de celle des trais cantons 
unis en  1918. L'instirurrice, Annette Grenier. résjde dans la 
petite école et elle a la tâclie d'enseigner à iiri groupe qui 
varie enlre trente et trente-cinq élèves. Ides plus grands lui 
donnent en bon coup de  main en fendant et en entrant le 
bois de cl-iauffage. Le ciiltivateur où  se trouve l'école s'est 
engagé à l'approvisionner en eau et les toilenes sèches se 
trouvent au fond du champ à l ' amke de l'école. 

L'établissement d'une dizaine de familles de colons à Lac- 
du-Cerf entre 1915 et 1924 amène la comniission scolaire 
des cantons VCtabassee-Dudley-Bourjllier à faire consiniire 
une première école à l'est de  la rivière sur un terrain donné 
par Cyrille Poirier a u  nord-ouest du petit lac du Cerf. Le site 
d e  cet te  premiere  éco le  choisi  p a r  le rnissiorinaire- 
colonisateur Pierre Neveu de Mont-Laurier cause ornbrage à 
Napolan Blais qui la souhaitair plus près de la petite rjvjere 
du Ceif où il  est ii faire construire moulin i scie, maison et 
magasin. t a  petite école, baptisée Sainc-Léon en hommage 
au cure Léon de Grandpré de Notre-Dame-de-Pontmain, est 
érigée par Henri er Frédéric Filion en 1924. 

Les premieres années  à Saint -Léoi~ s 'avèrent  iissez 
difficiles car, froide er située dans un perit éclairci en pleine 
forêt, l'école rebute aux  premières institutrices qu i  ri'y 
derneurenr pas longtetnps. Les salaires ridiculei-ilent bas 
n'aident pas non plus à trouver u n e  institutrice qui accepte 

&! l ' i cu l e  
Du lac &ouge 
r J'oi été à l'étole de l'outre côté de la 
riviére, ou lo i  Rouge. II n'y avait pas 
d'étole de ce dté-ci. II fallait traverser Io 
rivière en thoioupe pour oller O l'étole. 
Au printemps, pendant un mois, nous ne 
pouvions y aller. Quand la glate n'était 
pius bonne nous Ihhions l'école. II folloii 
aiiendre que la glate soit libérie pour y 
oller en rholoupe ensuile. ii 

Albirla Lionaid l9lP 

&in~-&?z 
a Nous n'allions par rdguliérement O 

I'bcole Soini-Léon car ter institulrires 
manquaient deux mois parfois. J'oi eu 
cinq institutrires dans Io même année. II 
follait que l'insiitutrite chauffe I'bcole 
avec un soloire de 20 S par mois. Estelle 
et Solange Soint-leon éioienl aux priser 
ovec der grands élèves de leur âge. Les 
savtrnis, ler philosophes finisraient en 
tinquiéme. Moi r a i  fini ii quinze ans en 
sixieme annke ... n 

Fiinand f mard 1989 

([le trouve vingi-cinq élever p r é ~ n l r  sur 
une inscription de vingt-huit. Cette école 
n'est en activité que depuis janvier. Ler 
progrès ont été noiobles chez les enfnnis 
ou cours de tes quelques mois grôce au 
dkvouemeni de mademoiselle Beoulieu 
que je suis heureux de fhliuttlr. 
Trois volumer sont laissés O I'érole et un 
congé GI! attordb. n 

Robrrt Prlmont 1944 

L'école Sain~-Léon érigée à rentrée 
ouest de Inc-du-cerf en 1924.  



( M a d o m e  Beoudry fut  rno premiire 
institutrice a Lot-du-Cerf en 1941, dons 
une école de campagne ou l a  vie et les 
conditions de travail n ' é i a i a n l  pos 
faciles ... Elle étoit estimée de ious ses 
élèves mois aussi des parents qui étaient 
des colons ... Elle a su demeurer dons lu 
mémoire de taus et thatun. Elle o su, pur 
son enseignemeni, nous communiquer un 
esprit social el un sens des valeurs de la 
vie. ii 

Birnnrd €nard 1 P71 

I;n groupe d'élhes & l'€cale du 
rang des Vaüquette. 

de se dévouer dans cette école assez éloignée des colons 
voisins. Les cnfanrs de la colonie font plus de 2 milles 
(3 kilornktres) ri pied pour venir 5 cine école o ù  I'insrirutrice 
est souvent absente. Les enseignantes, Beaudry, Poulin, 
C l o u t i e r ,  ile:iulieu, Saint-Jean, qui acceptent d'y aouvrer 
durant les deux décennies d'exis~ence de l'école, se voienr 
confier tous les niveaux, de la première à la sixième annke, 
les élèves les pliis âgés aident alors les plus jeunes. 

Dnns le nord du canton, la commission scolaire de Saint- 
Gérard de Kiamika inaugure aussi une école de rang siir la 
terre d e  Lorenzo Valiquette en 1926. Les enfants de cette 
partie de la colonie n'ont plus à traverser la rivière e n  
chaloupe mais ilç doivenr encore marcher jusqu'à 3 milles 
(5 kilomètres) pour se rendre à cette écrile. Par journées de 
grande tc~ripCte, les cnfants ne peuvent s'y rendre en  raison 
de I'et3t des chemins et, durant les grands froids de l'hiver, 
ils s'iirrêrent à mi-chemin dans la maison d'Aexina Filion 
pour se i.(rt.I.i;iuHèr ;i\:ant de poursuivre leur route jusquY la 
petite 6c:olc. Pour des salaires annuels dépassant rarement 
300 $, les institutrices Bernadette Beauchamp, Thérèse 
Bisaillon, y ont cllarge de tocis les élèves, de la première 5 
la septième année, partageant leur temps entre les différents 
niveaux regroupés dans l a  même c1;isse. rnstallée siir la 
~ r i h u n e  ü l'avanr du local, l'instjtutrice veille siir tout son 
petit monde aidée auprès des plus petits par les plus grands 
de l ' é c o l e .  

Les lnstltunrlces et leurs élèves 
avec le c w i  Donat Diininiicbel au 
preswre parr,issial. 



En avril 1944 ,  qiiararite-rrois enfanrs  de Lac-du-Cerf 
fréquentent les écoles Saint-Léon et V;iliquet te mais les 
trente-six autres qui  seronr d'lige scolaire en septeinbre 
suivanr causent un sérieux problème d'espace. Le prêtre 
desse rvanr  Dona t  D u m o u c h e l  convoqiie a lo rs  u n e  
assemblée des p a r o i s s i e t i s  pour discuter cle la possibilité de 
construii.e cine école plus grande oii pourraient trouver à se 
loger tous les élèves de Lac-du-Cerf. Tenue au socis-sol de 
l'église érigée quatre ans  plus tôt, I'asseriiblée regroupe la 
grande majorité des parents de la paroisse. Matha 
Constatineau de Notre-Danîe-de-Pontmain, le secretaire- 
trésorier de la cammission scolaire des crois cantons unis, 
appone des précisions sur  les cofits prévisibles: achiit du 
terrain, cour de l a  consrruction, coîit de I'entretieri, salaire 
des institutrices; calcul de la taxe scolaire. Après discussjon 
su r  l'état matériel des deux écoles de rang et sur le déve- 
loppement prévisible de la communauré alle Lac-du-Cerf, les 
parenrs concluenr à la nécessité kvidente de construire une 
école centrale plus grande daiis les mois subskjuents. 
Avant de ce faire, les habitants de Lac-du-Cerf doivent 
d'abord former une c o r n m i s s i o n  scolaire autonome car, 
 nem me si la semence est mainienant en terre, les problèmes 
dé financement retarcleroot la realisation du projet. 

a J'ollais 6 I'érole duqmng des Voliquane à 
pied. lertoinr hivers ie n'y ollois pas. 
Quand j'y suis ollé le plus longiempr, Io 
maiiresse Thérese Filion me gordoit à 
I'érole. J'y couthois du lundi ou vendredi. n 

61sCIi Lionard 1908 

aJ'oi kté O l'étole iusqu'ii I'ige de douze 
ans, Nous morthions irois milles soir et 
matin pour avoir noire prix d'assiduiié. 
Nous ovions de Io neige jusqu'ou califour- 
chon mois nous y allions poreil pour ovoir 
noire prix. Nous ne monquions por de 
l'année molgré 10 iempête ou Io pluie. En 
hiver, nous orrêtions chez monsieur Filion, 
notre voisin, pour nous réchoulfer les 
mains dans I'eou froide et à l'école, la 
moitresse nous toisoii poreil ovoni de 
commenter Io classe. B 

Giro ld ln i  lionord-Biaudrr 1990 



Diirant les trois a n n e e s  subséquentes. les élèves d u  
village ni~issanr sont accueillis daris divers 1oc;i~is. souvent 
assez peu adéquats, clans I'artente (l'une vCi,irable école et 
l'abbé Dumouchel contjniiera d'y venir faire prier ses petits 
CroisCs. La prenliere école tempotsire di1 village, l'école 
Sainte-Bernadette, est en réalité uri modeste petit cariip de 
bais rond de 20 X 16 pieds (6 x 4-5 nièues) blanclii au lait 



de chaux. Après nettoyage de ce local. aiout d'une porte et 
d'une fenêtre, l'ab]>& Durnouchel et Origène Marcel, qiii a 
six enfants d'age scdaire, font lirréralemei~t du porte à porte 
ii Saint-Gérard de Kiamika er Vdl-Barrettr pour trouver u n e  
institutrice pour l'école. Arrivée de  Val-K~rrette avec le t;ixi 
Flamand quelqcies jocirs plus tard, la preiiiière institutrice rie 
demeure que quatre jours avant de repiirtir fort déçue de 
son local-école. Reine-Airnée Meilleur acceptera emuire de 
s'y clévouer corilnie iristitutrice jusqu'à la fin cle l'année 
scalaire en juin 194 5 .  

Au printernps de 1945, les habitants de Lac-du-Cerf 
demandent leur dérachemen~ des coinrnissions scolaire de 
Saint-Gerarcl de Kiarnika et de Notre-Darne-de-Ponrmain 
pour former une nouvelle coinmissior? scolaire avec le 
projet de consttuire une école centrale dans leur village. Les 
inséparables Rosario Wester et Joseph Boismenci se rendent 
alors 5 Québec polir soutenir cette clernande et leur dé- 
marche portera fni i t .  En mai 1946, appuyé par Amiaridoza 
Caron, Josephar Dicaire, Origène Martel comrne comniis- 
sa ires et René Meilleur comme secreraire, Rosario Wescer 
devient le premier président de la coinniission scolaire de 
Lac-dii-Cerf. Jusqu'à l'intégration à la commission scolaire 
rïgionale Pierre-Neveu, Auguste Désome:lux, Patrick Duffy, 
1-lsnri Filion, Gérard Boismenci, Julien Constant ineau ,  
Albéria Léonard et Bernard Émard l u i  siiccéderont à ce 
poste durant les decix décenniris siiivanres. 

Avec la fornlation de la coininission scolaire de Lac-du- 
Cerf, les déinnrclies pour la constnictiori de l'école centrale 

Un groupe d ' é l w e ~  cl de parents 
dwant l'école SaFnreBernadetce. 



puwr l'Écule celz~znle 
«La question de I'érole paroissiale est 
réglée à I'ovoniage de vos enfants. 
Rbjouissez-vous. Por votre gesie d'obéis- 
sante a I'autarilé ronrtiiuée vous avez 
ossuré a vos enfants I'hbritoge de I'edu- 
cation el de l'instruction. Par votre geste 
vous avez orrompli votre devoir de poroir- 
siens bien pensonis. Espérons que le proie! 
sem reolisé sous peu. Par votre obbirsance 
vous avez donné à vos enfonts deux 
grondes lecons: 1"ne l e y n  d'esprit 
fornitio! por le respea de l'autorité car nul 
ne soi1 rommonder s'il ne soit obéir; 
2 e  une l e ~ o n  d'esprit poroissiol par votre 
soumirsion respeciueuse a voire évêque el 
voire curé. n 

Donat Dvmoucb~l 1941 

reprennent de pliis belle car la situation est devenue très 
difficile pour les élèves des institutrices , Saint-Jean, ivieilleur, 
Paqiiette, Danis q i i i  se voient sans cesse relocaliïks dans 
diverses maisons d u  village, dont l'ancien restaiirant de 
madame Beaiidry. Au printen-ips 1947, Rosario Wesier, 
josept i  Boismenii. monseigneur Limoges et le dépirté- 
rninistic- Albiny Paquette accentuent les démarches en vue 
d'obtenir l'octroi nécessaire à la consmiction du couvent de 
trois classes avec logement. L'évêque cle M o n t - L a u r i e r  
suggère iinc. construction semblable à celle de Saint-jean- 
sur-Lac près de Mont-Laurier ou S celle de Saint-Thérèse de 
Gatineau que le contracteur Napoléon Dupras de Gracefield 
vic-11r de tcrrnirier. De son côté, le ct)tnmir;s:iiie Origène 
Martel si~ggSre d'emprunter la somme nécessaire à la 
constr .uction d e  la caisse popil laire de I'1niniaculS.e 
Conceptiori ri I\Iont.l.C;i I et i l  f i t  signer une pétition denian- 
dant l'Ci-ection du couvent aux divers propriétaires fonciers, 
Dica i re ,  Uoismenu ,  C h a r b o n n e a u ,  Martel ,  O u i m e t ,  
Desormeaux, Gaudrcault, Bondu. Beaudry, Duffy, Léonard, 
Caron, R:i~.Iie, Érii:ird, Bonarni, L y r e t t e ,  Brunet, Cyr, Maillé, 
Meilleur, Lonstantineaci, Gravel et Milks. 

hrrnand Paquette est nommé i n s p e c t e u r  des traviiiix et 
pour 28 500 $, la construction clu couvent est accorclce à 
Napoléon Dupras. Les plans et devis du département de 
I'~nstruction publique prévoit u n e  école de  deux étages avec 

Le couvent Notrc-Dame-dtr-Patima 
de Lac-du-Cerf. 



trois classes et u n  logenient pour les institutrices. La finition 
extérieure de la i~ouvelle école Natre-Dame-de-Fatin~i~ est 
prévue en briques roses. Josepli Boisn~enu et son fils Adrien 
rrdvaillent 5 essoucher et neltoyer le terrain de 300 X 300 
pieds (30 X 60 niètres) à l'ouest de l'église e n  face du grand 
lac du Cerf. Durant les travaux, le contremaître Gaiitbier de 
Blue Sea Lake et ses ouvriers pensirinneiit chez Arrnandoza 
Caron où son épouse Nice et ses filles Jeiinnine et Franqoise 
offrent repas et gîte aiix voyageurs, tel Laiiré .Bélanger, le 
vendeur Familex de Mont-Laurier. La construction d u  
couvent d u r e  tout  l ' é t é  et p e r m e t  i3u jeune C l a u d e  
Gaiidreault de faire son appren~issage co-mn-ie manaauvre et 
oiivrier. En septembre, l'édifice n'étant pas encore terminé, 
la commission scolaire doit aménager deux classes au sous- 
sol de l'église et les cornmissaires s'engagent à verser 70 $ 
mensuellement à la fabrique Notre-Darne-de-Lourdes poiir 
l'année scalaire 1947 - 1948. 

Pendant ces inois de consuuction monseigneur Limoges 
ec Joseph Boisrnenu font des démarches auprès d e  la 
communau té  des s t rurs  Sainte-Croix :ifin d'obtenir des 
religieuses enseignantes pour le tiouveaii couven t .  La 
conimunaiiré, déjà bien enracinée dans I t t  grand dioct.se de 
.Mont-Laurier, accepte leur demande. Swcir Marie de Sainr- 
Pierre Julien à titre de  supérieure et les s e u r s  Marie de 
Sainte-Gilberte, Marie de Sailire-Agnès romaine, Marie de 
Saint-Wilfik.i de la Croix prennent ch;irge de l'école et de 
l'enseignement des tilèves de Lac-du-Cerf pour les années 
subséquentes il compter de septembre 1948. 

Les rel igiecises accueillent soixante-quinze é lèves  dans 
les trois classes clu couvent mais la dimension d e  la 
paroisse exige la mise sur pied d'lin service de transport 
scolaire pour les rangs. Avec un  p:.c5i1iier octroi de 500$ dci 
[lepartement de l'Instruction publ iqi ie ,  les coinmissaires 
accordent à Elphège Émard pour la partje nord du canton 
et ,;i Gérald Dicaire pour la parrie ouest, le contrat de trans- 
poIter les élèves iusqu'au coiivent Notre-Dame-de-Fatirna. 
Pour 3 $ qiiotidienneine~it, Gérard et Fernand, le fils aîrié 
d'Elph2ge Cmarcl, font  d 'abord ce tra.nspor-t avec des  
clievaux riranr 8nexpressn, ou traîneau durarit les preinières 
années. Une carnionncrte avec boîte de bois vitrée prend 
ensuite la relève avant que les elPves ne décoiivrenl plus 

an~réci Les 
c Je ne sourois passer sous silence le suctb 
de nos élèves aux examens du Eertifiroi 
d'études primaires. Monsieur Conrad Filion, 
merdemoiselles Lucie Mortel ei Jeonnene 
Moilie nous toni honneur. Iletonnoirsontes 
O nos dévouées religieuses ei féliritotions à 
tes élèves. n 

Mariol L'A111ir p t r i  1950 

c Soeur Saint-Julien avoit organisé une  
fêle, une iomboio ei elle tirait aux tories 
pour amasser de I'orgeni pour l'étole ... 
€lie étoit line ovec tout le monde. Elle 
menait ioui mais elle eiait ires humaine. a 

Bitnird Ciron 1989 

Tns religieuses e n s - i p a n t ~  dc 
Lacdu-Cerf à la p n e  de ta Vierge 
pks du coiiveni. 



Le volture à dieval d'Etph6ge fimard servant au mnçpon scolaire. 

1953 : 
Yvan Caron 
Froncoise Filion 
Marie-Poule Émord 
Guy Mortel 
lise Caron 
Gilla Martel 
Rothel Gareou 
André Wesler 

1954 : 
Nicole Mortel 
Hugueile Moillé 
~ r n d  Dicoirtt a4,7 % 
lonrod Maillé 82,7 % 
Palmyre Émord 72 % 

L. commiijion Moli lr i  Deux cnmionnem à bore  vttrée servant au transport scolaire 
d i  hr-du.Cirf 1953, 1954. à Lac-du-Cerf. 



tard le plaisir du transport scoliiire avec le véritable autobus 
de Léon Léoniircl en 1962. 

Afin d'éviter aux enfants voyagés des  repas du midi 
roujours froids, Cécile i'vlilks, la concierge responsal~le de 
tout l'entretien, leur préparera une bonne soupe au riz avec 
nouilles et bouillon à tous les rnidis pendant plusieiirs 
années. Cenains rnidis. avec l'itide de cleux élèves nomrnés 
hebdomadairernenr, elle servira jzisqii'à cent uenre bols de 
soupe. 

Après les sept années du primaire au  couvent, rares son1 
les élèves de Lac-dci-Cerf qui poursciivent des études 
supérieures a l'école norniale Christ-Roi ou au  séminaire 
Saint-Joseph. Q ~ i e l q u e s  garçons sont inscrits à I'Pcole 
moyenne d'Agriculture de Mon[-laurier  lors qcie les filles 
suivent un cours à l'ecole Ménagère d'Llpton ou un cours 
intensif à l'école d'Agriculture. 

Avec la création du ministère de 1'Éducarjon aci printemps 
1964, tout le Québec s'engage dans I'opéra~iori de regroupe- 
ment scolaire et la polyvalente Saint-Joseph naît ?I Mont- 
Laurier e n  septembre 1965 afin d'assurer l'enseignenienr 
secondaire à lotis les élèves cle la région. L'accessibilité a 
l'enseignement seconclaire gratuit et le transport qiiocidien 
e n  aiitobus permettent aux jeunes d c  Lac-du-Cerf de 
poursuivre plus longuement leiirs érudes au secceiir généial 

De son cijté, la conmission scolaire (le Lac-du-Cerf est 
dissouie en 1972 avec la creation de la coniiiîission scolaire 
régionale IJiei-re-Keveii. fortnée de toute:; les commissions 
scolaires locales des paroisses de la Haiice-Lièvre et de la 
vallée de la rivière Rouge. Jean-Paul Clonstanr ineau, un 
marchand de Val-Barrette devient alors le représentant du 
quar t i e r  cinq q u i  englobe Lac-dii-Cerf à ce i-~ouvel 
organisme regroupé. A son décès en janvi.er 1981, Flcnrierte 
Soucy-Léonard de 1-ac-dii-Cerf accède aii poste de commis- 
saire avec l'appui des cornités d'école cle 'Vi/,il.-13arrette, Saint- 
Gérard d e  Kiamika et Lac-clu-Cerf. Enseignante diirant 
q~ielques années, elle défend la survie des petites écoles de 
paroisse qui impriment beaucoup de dynamisme dans la 
coniinunauté. 

Deux groupes d'él&es du couvent 
avec le curé Donat Dumouchel. 



heueztx 
u J'arive a l'école Nolre-Dome-de-Fotima 
sur In poinie des pieds ... Dans une trds 
gronde pièce flaire et gaie, trente i l ives 
de la deuxiime O Io sixiéme onnée el 
deux institutrices s'oaivent, dons le mlme 
el lu bonne humeur. Pas de rongées de 
pupiIres mais des i lotr oir, quelques 
enfanh font du iravail érri!; d'autres vont 
et vienneni, consultent des fiches, des 
livres, indiquent sur un grand tableau 
qu'ils ont besoin d'aide ou que leur travail 
ad terminé. Une petite fille, Brouteurs aux 
oreilles, fait iourner un disque; un garron 
utilise un rossetlophone, d'autres mani- 
pulent des bilannets de couleur vive, 
cerioins dessinent. B 

locrttr OutoCL. Baurkls 11 I2  

Menacée par la diminution di1 nombre d'éléves, l'école de 
Lac-du-Cerf retrouve un second souffle avec la mise sur 
pied du projet S.A.G.E. en 1979. Soiis la responsabilité d u  
directeur Clacide Saint-Cyr, s e u r  Réjeanne Riopel et s e u r  
Alice Pigeon peaufinent ce système d'apprentiss;ige géré par 
l'élève. Lette niethode émanant de l'Institut national de 
recherches scientifiques permet à l'élève de voir le pro- 
grariiriic de l'année avec son institutrice tnais aussi avec 
l'aide des autres ClCves du groupe. Les deux institutrices 
devant  enseigner à plusieurs niveaux, les élèves ne de- 
Ineurent pas ois& pendant que leur instircirrice est occupée 
à un ai1ti.r. iliveau. Ils indiqiienc au tableau q~i'ils ont besoin 
d'aicic et entreprennent d'eux-mêmes une autre activité. De 
cette façon, les élèves échangent entre eux, s'enrraident, 
réalisent plusieiiis projets et ceiix de sixième peuvent 
donner des dictées ou faire lire les plcis petits. Regroupés en 
îlot dans une même grande pièce, les élèves initient aussi 
leurs parents en les invitant à tour de  rôle à venir passer un 
après-midi avec e u s  et plusieurs d'entre eux se rapprochent 
ainsi de la vie de l'école, s'impliquant dans  le comité de 
parentç. Ce projet devient un  argument de plus pour les 
parents qui vciilent que les écoles de paroisse demeurent 
ouvertes malgré la diminution di1 nombre d'élèves. 



LA VIE ÇOCIRLE 
LES AENCONTAES ET LES FEÇTIVITÉÇ 



tg LES AENCONTAES €1 LES FEÇTIVITÉÇ 
-7 ivrc à Lac-du-Cerf diirant les premières decennies, 

u c'est avant tout travailler la terre, en couper les 
arbres, les brtîler, essoucher, labourer, semer et 

/ ,/,' 'récolter. La vie sociale se rçsume souvent aux 

%fn hi rencontres et aux disciissions sur  le perron de 
l'église de Notre-Dame-de-Pontrnain ou de Saint- 

~Ouandi'flib$imomoir~neimagron!e, GCrard de Kiamika lorsque les chemins permettent de s'y 
i'Oi eu beou~oup d'aide, éjions dix- reridre. Les premiers moments de vie communautaire sonr 
huit de Lac-du'[Orf- "" ce !a les corvçes car dans la colonie naissanre les gros travaux de 
fOn~onnait par bi' Je n'oyoisque~ediner consrructioii de granges ou de maisons se font par bi, 
O donner. n 

rPBP Voisins, amis et parenté se réunissent pour aider celui qui 
entreprend une construction qu'il peut difficilement réaliser 
seul. La joiirnée de travail terminée, l'épouse d u  colon offre 

&, l erpJp BeJ FpS Ir souper à ioiit le monde et les invire à passer la sosrée 
pour se divenir. 

'c'en inOublnbL rOmmen!ait à Les m;iriagcb sonr aiissi des occasions de rencontre c i r  
avec des veillées chez les oncles et les 

route la pawntk et bien souvent itoure la colonie esr invitée à tantes ... et (a orrétail opres les rois. Co 
thantoit, !a donraii beoutoup. r la noce. La rectl3rioi1 suivant la célébratjon à l'église se fait 

Ç~~~~~ Ubnitd 191P I~abitiiellement dans la maison des parents de la mariée. La 

a Ca tornmen{oit une semaine won1 le iour 
de l'on. Nous ollions danser avec ler 
chevaux. Comme il n'y avoir pas de violon, 
je jouais de la musique O bouche pour les 
faire danser, les faire chanter. GBrard et 
moi dansions le ac p'tii bonhomme) pen- 
dont quatre i cinq rninuies sons nous 
arrêter. les gens aimaient bien $0. n 

Alexandri blsmenm 1969 

r Quand il y avoii une veillée quelgue port 
quelqu'un passait ove1 cheval ei voilure 
pour avertir tout le monde. t'btoii ploisuni. 
Nous éiions moins nombreux door le 
village et nous étions comme une fornitle. m 

Cbrll* l a r t~bSnln i rHir le  1975 

nière son la pliis belle vaisselle et la nappe des grandes 
circoi-istances alors que les plus jeuiles sœurs de la ~nariee 
prennent soin de couper des fleurs dci jardin pour décorer 
la rnais<:in. La mangeaille est préparée une  seinaine à 
l'avance. Après félicitations, enibrassades et remises de 
cadeaux :jus noiiveaux mari&, la noce dure toute la joiirnée 
avec incisiqiie, danse et boire à saliété. 

Le te~ups des féces, et principalement le jour de l'an chez 
la grande majorité cles cultivateurs cle Lac-du-Cerf, deineiire 
la plus forte période de rencontres et de réjoiiissances 
dui.rint l'année. Les festivitks commencent avec la veillée 
avant la rncsse cle iiiinuit de Noël et ne se terminent pas 
avant les Rois. Les familles vont d'une veillée 9 l'aiitre, d'un 
voisin à l'autre durant ces quinze jours de réjoiiissances. 



Après un bon repas, la cuisine est vidée et la tahle tassée 
dans cin coin le long du mur. Les vicilonneux, Georges 
Racine le n-i;iître, Herrniin et Réal Valiquette, Noël Proulx, 
Gérard et Arnel Dicaire, Fernand Émard, Orienr Maillé ou 
Conrad Lacasse, le guitariste Gilles kiliqiiette, s'installent siir 
la r;ible avec leur instruinerit alors q u e  les jaciecirs de 
cuillères prennent place aiitour. Tout le nionde chante ou  
danse. Les sets carrés n'ont pas de cesse et ne sont inter- 
rompus que par les chansons à répondre, les gjgiies oii la 
clanse du  p'tit bcinl-iomme~ oii certains rj'exéciitenr pendant 
de longues minutes sans s'arrêter. Les violonneux cèdenr 
parfois la place 5 iine belle qiii s'esécui:e à l'accordéon ou  
aci piano. Lorsqci'il n'y a pas de rniisicien, le gramophone 
que  l'an remonte à la manivelle mer de I'entriiin dans la 
veillée. Les plus âgés jouent aux cartes aux ccnnes, se 
Kicontent des histoires et fument une pipe en jasant. Le pecir 
caribou et le vin de cerise font regulicrenient le tocir de la 
maisonnée pendant que les b6bt.s dorment en haut et que 
les plus jeunes assistent à la joyeuse veillet. assis dans 
l'escalier pour  n e  rien manquer.  L n  soirée s e  termine 
toujours très lard, à la barre dii jocir parfois, par un réveillon 
o ù  tocit le monde se régale. Lc mêine scdEnario recorninerice 
le lendemain, ailleurs dans la colonie. La rnusicliie rcprencl 
et les clanseurs s 'en donnent  à cceur joie, oubliant les 
recornnlandations du cure. Les pren-iières lueurs du jour 
surpr.et~nenc les plus tenaces fêtaids q u i  reprennent le 
chemin de la inaison, bien eminicouflés clans le ti.aîneau. Au 
ioiii- de l 'an, plusieurs font le rour de iout Lac-du-Cerf, 
s'arrêtant de nia ison en  maison, offriint 14:urs VEUX, prenant 
cin verre, r;iccint;int u n e  histoire, sans oublier d'embrasser 
les belles de l a  m7'. , ison. 

Cette vie sociale toute simple demeure pratiqueinent la 
même jusqu'h la décennie 1940 alors que se construit 
l'église paroissiale et que  se forme le village de Lac-dii-Cerf 
au Coin, à la rencontre des routes arriva.nr de Not,re-Dame- 
de-Poncrnain et Saint-Gérard de Kiarnika. Le magasjri de 
Rosario et Berthe Wester, le restaurant de iriadaine Beacidry 
oii les jeunes jouent au billard à la lueur de lampe à l'huile 
en voyant ii peine les boules, le ~nagasiri-genéral M a n e l  oij 
plusieurs se rasseii~blent pour fuiner et ernboucaner la 
place, constituent rilaintenant des lieux d e  rencontres 

Le martre violomeux 
George%- Racine. 

N Georges Rorine éîoit un très bon joueur 
de violon. Ii iouo i l  v i i e  et !rés bien. II 
donnait de la gaieta dans une veillée. II 
arrivait souvent rhthauffb ... e i  il n'btoit por 
gêne. C'étoii un homme serviable. II allait 
dons plusieurs veil lées e l  y metloi !  de 
l'ambiance. p 

Rial  Vallquitti l P l 9  

%/lne grosse v ~ i l lée  
s Les petites filla de mon frère sont allées 
avertir toui le monde et le soir on a eu une 
grosse veillhe. Même ceux qui ol lo ient 
veiller ailleurs, a Pontmain ou à Kiomiko, 
s'orreioieol et se joignaient au bal ... Nous 
avions mis Io table dans le coin et les musi- 
riens se sont installes dessus. Alexondre 
Boismenu jouoii des tuilléres et Georges 
Botine du violon. 8 

Cit i l i  Mirti l-Salnti-mnili  1975 



c Nous avions un bas de Noël que nous 
éiendions et au Jour de l'an au matin nous 
avions une orange, une pomme, des 
bonbons ... le  me souviens d'avoir eu une 
poupée une année et tomme moman 
n'avait par beoutoup d'nrgenî, elle avnii 
donne ma pouphe en cadeau à ma petite 
sœur I'annhe suivante... Co m'a foii de la 
peine de perdre ma poupée ... ii 

Hinr i i t t i  Oulmil-Caron 1989 

uJ'ai rencontré mon mari noiif de Saint- 
Jovite. II était venu à hr-du-Cerf pour se 
prendre un loi de rolonisotion. C'ai dons 
une veillée des fêtes que l'ai faii sa ton- 
naissante. Après quoi on s'est frhquenté un 
on et demi. 1 venait une fois par semaine 
seulemeni, le dimanrhe, parfois seulemeni 
aux quinze jours. On les trouvoit plus 
beaux quand ils ne venaient pas trop 
 ouv vent. n 

Ilblna 1arhiini.Lbonird 1975 

u l a  prernidre fois que j'ai rencontrb 
Lurille, c'iloi! ou restaurant d'idouord 
Beatidry ou loin. Elle doit de la paroisse 
voisine et la première lois que je I'oi vue 
l a  été le coup de foudre. Je I'oi fréquentée 
environ irois onr. Elle restait à quatre 
milles de chez nous et i'ollais la voir ... b 
pied, en bicyclette, nvet les chevoux, en 
trlrdeur et en outo ... Tous les moyens de 
transpori étaieni bons en autant que je 
m'y rendois. i 

Adrlin Bo1sminu l9PO 

sociales spécialemerit en hiver alors que toute l'activité d u  
canton tourne ail ralenti. 

L'aménagement de la salle paroissiale au  sous-sol de 
l'église constirue le changement le plus marquant i la vie 
sociale cle la communauté. Ce nouvel endroit de rassem- 
blement apporte les )oies des séances de cinénia avec les 
premiers films de l'Office National du Film et les belles 
images dii Québec ~ournées par l'abbé Albert Tessier de 
Trois-Rivières. Les a s s e m b l é e s  du Cercle Agricole et des 
jeunes Agriculteurs avec discuçsions et séance cinéma- 
tograpliiclue s'y tiennent kgalement. Totilbolas, kerniesses, 
soirkes theàrrales tenues pour aider financièrement les 
œuvres de la paroisse pourront y disposer d'une ciiisirie- 
restaurant avec cuisiriiere et réfrigérateur a compter de l'été 
1954. Avec les années cependant et malgré les travaux de 
réfection réalisés en 1970, la salle devient de pliis en plcis 
exiguë avec l'augmentation de la population de la paroisse. 
L'iclée d'une nouvelle salle communautaire plus vaste fait 
ainsi peu à peu son chemin dans l'esprit des gens. 

l a  salle communautaire 
En 1973, n~onsr~ignciir  André Ouelleme, l'évêque de Mont- 
Laurier, exprime ses itiqu~etudes à quelques citoyens de  
Lac-clci-Cerf aci sii jer des murs de l ' é g l i s e  paroissiale qui 
s'évasent sérieusemeni et nécessitent réparations, Face à 
I'Sventualirk de travaux très coûteux, le maire Mario Bondu 
avance alors l'idée de constniire plurôr un centre cornrnu- 
n a u t a i r e  a v e c  vas t e  sa l l e  p o u v a n t  servi r  à des f i n s  
religieuses, sociales et sportives comme viennent de le 
réaliser les gens de Labelle quelqiies Inors p l u s  tôt après le 
malheureux incendie de leur é g l i s e  en 1970. Après visite e t  
rt.coiiirn:i~id.i~i( in d'un ingénieur, les inurs du temple seront 
tourerôis solidifiés à cin coiil acceptable à l'aide de quatre 
tenants fairs de câble d'acier qu i  traversent la nef d'un mur 
latéral à l ' a u t r e  et l'idée dc  cor~.;truire u n  e n t r e  coniinu- 
naiitaire est mise en veilleuse. La petite salle paroissiale du 
sous-sol continuera donc d'acciieillir soirées sociales et 
fec;tivités pendant quelques mois encore 



En janvier 197 5 ,  Georgette nicaire de  I'A.F.E.A.S initie 
une rencontre d'échanges entre les responsables des quinze 
organismes et associations de la municipalité. Après 
disciission sur les améliora1 ions routières souliaital~les ec sur 
le tocirisme qcii est devenu le plcis important gagne-pain de 
Lac-du-Cerf, le projer d 'une sal le cornmcinacitaire, où 
jeunes, adultes, aînés pourraieric se retrouver et s'ainuser, 
iwient en force. En mars suivant, le conseil inunicip;il est 
saisi cl11 projet er fonrie un cornité poiir en étudier la 
rentabilité. Cinq citoyens s'engagent alois dans ce comicé: 
le maire Mario Bandu à titre c i e  présiderir, la présidente cle 
~'A.F.É.A.s. Huguette Marier, Origène M;irtel qui prend 
charge cles plans et devis, Réjean Bondu qui  scruteril la 
clualité et le prix des rnatériaiix er I-ieririerte Léonard qui 
rédigera le rapport final. Après renseignements pris et visite 
des plus intéressanres salles comn~iinaiitaires de la J-Iauce- 
Lièvre afin d'éviter les erreurs des autres, le comité présente 
les plans d 'une salle d ' u n e  superficie de 4 300 pieds 
( 1  420 n.iètres) carrés en forme de ?' : la i.ète formant le hall 
d'entrée et regroupant les services requis alors que le corps 
constitiie la grande salle. Le toit de lqi.clifice est prkvu en 
pente afin de mieux chasser la neige de l'hiver. Avec toute 
la sécurité nécessaire contre les incendies, le coinité prévoit 
q u e  le coût des matériaux atreindrait 40 000 O et qu'il faiit 
coinprer sur la coopération er le bénkvolat de toute la 
popiilation pour réaliser les travaux. Ces conditions récinies, 
les membres du  corniré croient que l'édifice pourrait être 
réalisé en trois tenips: les premiers travaux au printen-ips 
1975 perrnertraienc déjà la tenue de rassembleinent duranr 
l'éte, le nécessaire pour traverser l'hiver serair ajoure à 
l'automne er rout le b i t iment  avec  stationnement, amé- 
riagemenr et aire de piqcie-nique seraii: complété durant 
l'anntie 1976. 

Ce rapport déposk, le coriseil muniripal se dic prêt 2 
arnarcer la consttuction rilais la question du financement 
cause encore prohlèine. Alors que la conseillère Evelyne 
Duffy parle d'un emprunt à long renne, l'idée de former un 
comicé de trois personnes chargées cl'arnasser des fonds naît 
de la disciission. Les membres d u  corisei1 enclosseni le 

&4anl-&uci~z 
u En 1942, nous eiions allé à Mont-laurier 
pour foire des tommissions pour les lètes. 
Nous étions plusieurs, papa, madame 
Morte l  e t  madame Beoudry. C'était 
Raymond qui conduisait les thevoux e i  
comme rétais en amour j>Btais embarquée 
oussi. Nous avions des briques chaudes 
pour ne par avoir froid. En revenant, nous 
avons eu  une ternpêle épouvonioble, 
c'était de la poudrerie et on ne voyait plus 
les chemins, ni del ni terre. Nous sommes 
revenus de peine et de misère 6 minuit 
passé. les thevoux éiaient épuisés. Nous 
éiions gelés et madame Martel a entore 
froid aux os depuis ... C'était par drôle 
pour madame Beoudry qui entendoil les 
liqueurs opportées pour son rertaurant 
érloier une après l'outre à toutes les deux 
minutes ... D 

C i r m i a  Du+-Charbonniau 1919 

cr Au Loi-du-Cerf on esi heureux 
On ~ 'o ime d'amour sinrére 
Notre vie esi singulière 
['est pourquoi on est si heureux 
On sait vivre d'un vrai plaisir 
Notre orgueil est dame fière 
C'esi pourquoi ou lac-du-Cerf 
Tout le monde aime à y venir) 

rlorinio at Cirmon Dutfy 1941 



ale suis passée dons iautes les moirons. 
Nous ovons omoae 5 000 S. ta prenoii du 
fronl et du courage. [eux qui élaient sur le 
projet ont trnvoillé. ires fort. Monsieur 
Martel a fait les plans. Nous ovons réussi. 
Aujourd'hui plurieurs disent qu'elle es1 
l'une der  belles salles dons i o u i i  la 
region. n 

i iuguitti  IlalIli-Mailir l 9 l 9  

projet de financement populaie, grâce à des prêts de cinq 
ans sans inrkëts des contribuables, en signant les reconnais- 
sances de dettes er en s'engageant 5 leur remettre 2 000 $ 
annuellement diirant ce Lernps à la suite d'un tirage au son: 
entre eux. Dès lors, Hug~iene Marier, Georgetle Djcaire e t  
Connd Maillé s'engagent à fond en se présentant à toutes 
les maisons de la tnunicipaliré pour amasser, par tranche de 
100 $, Ir. fonds nécessaire aux premiers achats de matériaux. 
Après formation d'un cornite regroupant un  représentant d e  
chaqiie organisme de la paroisse afin d'impliquer le plus de 
moncle possible, les premiers travaux de fondation sont 
effechiés par corvée scir le terrain adjacent au centre civique 
sur la rue Émarcl. Plusieurs y peinent à cliarroyer le ciment à 
la brouette sous la supervision d u  comité de surveillance de  
la constmction foriné de Raoul Gougeon, Yvon Léonard, 
Hugiierle Marier. Les travaux de la pose des murs de blocs 
d e  béton sont ensuite effectués par Claude Gaudreault et 
qcielqiieç hommes œuvrant  dans u n  projet Canada au 
Travail. 

Avec le départ du maire Mario Bondu en décembre 1975, 
sori successeur Bernard Émard forme un comité de con- 
seillers cornposé de ~aul-Émile Naud, Cisèle Ailaire et Pierre 
Weser pour voir 3 la bonne gestion de la constsuction en 
cours. Après isolation et fenestration de l'édifice au prin- 
temps 1976, la salle permet les activités de la Sainr-Jean en  
juin et la tenue des premiers bingos de ~'A.F.E.A.s. et du 
club de inotoneige durant l'été. Ces premiers revcniis 
permettront 1'~lectrification de l'édifice pour l'hiver suivant 
et la tenue du festival du club de inotoneige e n  février 1977. 
Ajoiiré aux revenus tirés de l'épluchette de blé cl'inde 
organisée ail camyii~ig Dicaire par Henriette Léonard. 
Laurecte Ouimet et Georgette Dicaire en  aoîit, u n  emprunt 
municipal pcimettra la mise en place de la fosse septique et 
la pose dc. la plomberie necessaire pour acciieillir confom- 
blemenc Ics diverses activités a u  cours de l'hiver 1977-1978. 

Le bâtiment complété, les autorités municipales peuvent 
a lors  qui t ter  le sous-sol  de l 'église e t  le restaurant-  
dCpanneur-secrérariar d e  Gérald Ouimet pour être logées 
au dci.ixiéine étage du nouveau centre corn~nunautaire. 1.a 
bibliiitheqcie nlunicipale nichée jiisque 15 au sous-sol chez 



Charles 8ondu peut égalenient être relocalisée dans un 
espace tout rieuf. Mouvements, organismes, associations 
disposent maintenant d'une g r ande  salle déjà reconnue 
comme la plus belle et la plus foncrionnelle de la Haute- 
Lièvre. Durant  les années subséquentes, festivals, ren- 
contres spcirtives, bingos, théâtre et cinéma, mariages et 
réceptions, soupers  et  soirées familiales, colloqcies et 
rassemblements politiques n'y auront pas de cesse au grand 
avantage de la communauté de Lac-du-Cerf. 

Le centre communautaire de Lacdu-Cerf. 

Les féles el les carnavals 
La vie sociale de Lac-du-Cerf est aussi rnarquée, en hiver et 
e n  été, parfois au  printemps, par des festivités qui  amènent 
de joyeux rassemblements populaires. 

Les carnavals d'hiver sont particulièrem.enr appréciés car 
ils viennent réchauffer l'atmosphère des longs mois de 
l'hiver. À ce chapitre, le carnaval des Gais Lurons, tenu 



o p e  caz?zn.vwl 
8e 7967 
a Dons I'lempr 
r'éiait solennel ... foui le monde tontri- 
buaii: c'était O qui trouverait les meilleures 
idher pour i'organisation. C'était à qui don- 
nerail le plus de temps pour travaillei ou 
seniier; c'élait à qui meitroit l e s  plus 
d'entrain S Io veillée. 
Dans I'rernpr 
on purloii des Gois Lurons. r 

Uenrlitt i  Soug-Uonard 1977 

% i ~  sziccès Be @$em 
R II est propos6 par le ronseiller Huberi 
Ilanord, secondé par le conseiller Yvon 
Léonard que le moire Gérard Boismenu 
odreae une lettre de fhlititotions et d'efi- 

couragement aux darnes de I'AFEAS ei O la 
présidente modome Bernard Oicaire pour 
le carnovol dont les profits serviront ù 
I'instoilotion d'un monurneni à Io mémoire 
de Mgr Limoges el d'un centre d'adisanot 
Iota\. )) 

La conul l  munlcipol, avrll 1967 

Murlelie Ouimet de Lzw-du-Cerf, h 
reine du m a v a l  dgiond des 
Gais Lurons de 1967 entoi& des 
diverses dudisses .  

duranr l'hiver 1967 demeure particulièrement mémorable. 
I'our cette année du centenaire de l a  coi i fédérar ion 
canadienne, les festivités se déplacent d'une municipalité de 
la  Haute-Libre à l'autre, allant de Saint-Anne-du-Lac 5 Lac- 
du-Cerf en passant par Mont-Saint-Michel, Ferme-Neuve, 
Monr-Laii rier et Val- Barrette. Le légendaire Jos Montferrand, 
qui a ouvert l a  ferme Wabassee et l a  ferme Rouge sur la 
Lièvre plus d'cin siècle auparavant, devienr la mascorte des 
festi\7irés. A Lac-dii-Cerf, la responsabilité des activités est 
prise en charge par ~ ' A . F . E . A . S .  anilnée par Georgette 
Dit-.ii.e. Avec doigté er savoir-faire, ces femmes accueillent 
les no~rib~.eiix visiteurs de toute l a  région à un souper- 
dansant 9 l'auberge Bonnet-Rouge. La seine du carnaval, la 
ducl-iesse hluriellc Ouiinet de Lac-du-Cerf, accompagnée de 
son prince consoit Pierre Wesrer, préside le repas la dinde 
et au vin, inaugurant ensuite la soirée dansante qui suit. 

Le lendciiiain, le curé Irénée Belanger procSde à la béné- 
diction cic la parade de cinquante motoneiges venues de 
toute la Haute-Li iwe. Par un  sentier oiivert en forêt par 
Hormidas Rol->ei-t, vingt et une d'entre elles entreprerinent 



ensuire l'ascension du  mont Limoges vaincu quelques jours 
plus tôt par Cla~ ide  Gaiidreacilr, Lioriel Duffy, le curé 
Bélanger et quelques  autres. L 'ar r ivke  a u  sommet est 
soulignke du dévoilemenr d'une plaque c:omrnémorative par 
le pionnier Alexis Léonard alors âgé de quatre-vingt-huit 
ans. La levée du drapeau fleurdelysé est ensuite marquée 
par le chant du .O Canada n entonné par les niaires Gkrard 
Boisn~enu de Lac-du-Cerf et Jean-Claude Paquecre de Eenne- 
Neuve. Le défricheur du sentier Hormidas Roberr est aussi 
honoré par la remise du fanion d'konnecir et d'une rnédaille 
coriiniémorative. Origène Martel se fera ensui te cin plaisir de 
publiciser I'événeinenc dans  I 'hebdcniadaire régional 
, , L ' E c ~ o  de la Lièvre )m. 

Les festivités des années subséquenteç retrouvent l'air 
qu'elles avaient a u  cours des hivers précédant ce grand 
carnaval régional. Les lîabitants de Lac-du-Cerf se reuouvent 
alors au milieu de l'hiver pour un souper communauraire et 
u n e  soirée dansante au sous-sol de l'église après u n e  
journée bien remplie par les courses de motoneige et les 
parries de hockey entre les diverses catégories de jeunes et 
d'adultes contre des équipes venues  des villages envi- 
ronnants. Le comité d'organisation dei carnaval, animé par 
Origène Martel, Jean-Luc Bondu et quelques auues, est 
formt. d'un représentant par :issociatioi-i ceuvrant dans la 
paroisse. 

Avec les années,  les ac~ivités, conçues pour toute la 
famille, s'adaptent au goûr des époqcies : soirées de  bingo, 
parades dans les rues, promenades en  traîneau avec les 
beacix c h e v a u x  d e  Bernard  E m a r d ,  forts de g lace ,  
randonnées de ski de fond, joutes de  A8:ickey sérieuses ou 
amicales, courses de rnotoneiges, parties de ballon su r  
glace et de  ~~pitouneu, parties de carre, feux de joie, sauts 
de parachutistes, pique-niques sur la neige, compétirjons de 
Nintendo, concours d e  pêche b lanche ,  concours  de 
plantation de clous, activités intérieures pour les plus 
frileux, feux d'artifice, parades d e  merle, danses, repas 
coininunautaires. Le festival s'amé1ioi.e encore avec la  
construction du centre civique et di1 centre cornmiinautaire 
[nais le succPs d e  l'événement repose avant tour su r  le 
d6vouernent et le bénévolat de plusieiirs personnes. Les 
festivités de 1988 sont d'ailleurs 1'0cca:iion de rendre un 

9n.rce~zs iun  826 
d d o î z ~ - p p i m a ~ e s  
a L'ostension en outoneige du moni 
limoges esi mointenont un lait ottompli. 
Les hornrner offertAs ou débloiemenr 
d'une piste pour outoneige oîteignoient le 
sommet samedi le 4 février O 5 heures 
malgré la tempêie el le vent violent. 
Entoumge par [et exploit, le préridant de 
Io Chambre de commerce, Lionel Duh,  un 
rourhe-tord responsable de Io rondonnée 
ou sommet du mont, a organisé une as- 
rension de nuii pour le rarnaval. Pariis a 
onza heures irente messieurs Lionel Duffy 
ei Claude Goudreoult et leurs épouses 
arrivent au gomme1 O minuil. 1B qui nous 
lait dire que tous las braves ne meurent 
pos et ne xint pas rnorfs. n 

Orlghni Mortil l P b 7  

4tl cnzn~t~ml 
Be 1977 
Auiourd'hui, 

c'est fraternel ei on O du thoix pour les 
artiviths. II y o beoutoup d'eniraids, 
rhotun se seni responrable du surrb de Io 
fèie. 
Auiourd'hui, 
c'es1 la fête des villageois et ils sont heu- 
reux de- recevoir de Io belle visite. r, 

Hiar l i t t i  Siuq-Uonard 1977 



hominage particulier ai i  couple Lauretce et Géralcl Ouimet 
qui çyinbolise depuis plcisieurs années cet esprit d e  
disponibilité pour la préparation dci inatériel, 13 prépat.atioti 
di] repas et le nettoyage de la salle qui caractérise la 
popi:l:ition de Lac-du-Cerf. L'occasio11 est aussi bieri choisie 
pour sciuligner le dévoueinent imaginatif et entiiousiaste de 
Réjearine Blanchard qui a niis sur pied la garderje des tour- 
petits. 

La formiile des carnavals d'hiver ayant largement fait ses 
preiives, elle es1 ensuite reprise pour des fêtes champetres 
a u  village durant l'kt&. Les premiéres festivités estivales de 
Lac-du-Cerf sotit les expositions agricoles organisées par 
Lko Léonard, Bernard Caron et quelques autres durant la 
décennie 1950. En présence des agronomes régionaux qui 
seivent de juges, les cult.ivateiirs font Fièrement défiler leurs 
plris belles bêtes, vaches laitières, chevaux, veaux et 
bou\~illons de boucherie. Des cultivareurs des paroisses 
environnantes participent aussi 5 ces rencontres amicales 
qui se terinineiit par un souper comniunautajre et une 
soirée dansante au cours desquels des gagnants [le la 
jou rnéc reçoivent fièrement leurs prix. 

En a o û t  1975, i in  groupe de  femmes clynamiques 
organisent la fête champêrre au  camping Dicaire en bordure 
du petit lac du Cerf er les receites de la journée sont versées 
pour la consrtuciion du centre corninunautaire en cours. 
Toute la populatiorl de Lac-du-Cerf, rttsidents et villégiateurs 
y participent. L ~ i e  foiile nombreuse se retrouve siir le sire 
dii camping polir participer ou assister aux parties de balle 
molle ou de balle lente entre garçons et filles, la journée se 
rerminant par iine joyeuse épliiclierte de blé d'jnde et une 
soirée dans:cnte. 

Avec les années subséquentes, les activités de la fête 
champêtre se diversifient. L'épluchette de blé d'inde avec la 
recherche des épis siirprises est toujours au programme et 
les rires hisen1 de roiites parts avec les chasses au trésor, les 
chansons à répondre, les bingos, les tournois de fer, les 
danses, les sauts et coiiises en poches, les courses de vitesse 
et les co:irses à trois pattes, les parties de halle oppc'sdnt 
villii~iatcurs et résidents. La fête estivale donne riussi 
riaisince à la cours;: des amoureux dans la baie des Cœurs.  
En chaloupe ;i rame, chaque soupirante doit aller chercher 



son amoureux qiii l'attend sur  iine île et le coiiple doit 
ensuite revenir le plus rapidement possible, les pulsatioris 
cardiaqcies à l'arrivée étant dues plus :j. I'effofl physique 
qci'aiix soupirs amoureiix. 

Avec les années, le comité des loisirs ajouterd le fesrival 
des familles avec rencontres sportives arnicales en juillet et 
un grand rassemblement paroissial ;i la siiison des sucres au 
débiit d'avril. Les festivités connaissent beaucoup de succès 
et les acrivirés y sont multiples : tournoi de sacs de sable, 
concours de lipsing, danse disco. courses à pied, concoiirs 
de bûcherons avec godendarc, sciotte et l ance r  d e  la 
~~pitoune #., autant de plaisir et d'amusement pour les petit3 er 
les grands. Le souper cle la fére es[ ai.issi u ~ i  regal avec 
jambon 5 l'érable, saucisses clans le sirop. fèves ail lard, gril- 
lades de porc, .'cipâtesa,, biscuits galettes el crepes-maison 
servis avec sirop d'érable et tire sur la neige à volonté pour 
bien se sucrer le bec. 

LE5 AÇÇOCIATIONÇ ET 1EÇ OACRNlÇI lEÇ 

À l'incitation de I'abbe desservant Donat Dumouchel, vingt 
femmes de  Lac-du-Cer f ,  Laurette Dica ire ,  J e a n n e  

r Lors de Io course des omoureux notam- 
ment, seize couples se lancèrent sur les 
eaux. Tous les hommes devoient ottendre 
sur une i le que leur compagne respective 
les rejoigne en chaloupe et ce sont eux qui 
ovnien! a ramer pour le retour. Denire 
Marier et Sylvain Boirmenu rernporilreni 
le premier prix en effeduoni la troversbe 
en treize minutes. i )  

Hriiriitti Sou~(.Uonard 1977 

Au départ de la course d s  
amoureux dany h baie Dlcatre du 
petit lac du Cerf. 

Le joyeux Frisson. ïa mnsconc 
de la fête des Nelgcs. 



Be8 fin~tièzes 
o: te 2 mars 1944, j'ai etrii à monsieur 
l'abbé Jean Bergeron, missionnaire toloni- 
sateur pour l'octroi d'un rouei et d'un 
méiier a tisser afin de favoriser t'orgoni- 
soiion d'un cercle des Fermières à la 
colonie de Lac-du-Cerf. 
Le 5 mars 1944, après quelques mots 
d'expliro~ion d la rnesre poroissiole, i'ai 
nomme le trio fondoieur de I'assotiation 
des dames fermières: mesdames Henri 
filion et Josaphai Dicoire et mademoiselle 
Germaine boismenu. 
Le 18 murs 1944, i'oi écrit à monsieur 
Aimé Joyol, l'agronome lorol pour lui 
onnonctr I'orgonisation d'un terrle des 
Fermières a la nouvelle tolonie de lac-du- 
Cerf ei lui demondoni son rontoun. B 

Donii Dumourhil p t n  IV44 

Di.sl:)rmeaux, Get.)i-giana, G-errnaine, Gisèle et Yvet te  
Boisinenu, Palmyre Ouimet, Lucienne Constantineau, Berthe 
Wesrer, Alhina et Gra ld ine  Léonard, Jeanne Chevrier.  
Lacicette Martel, Yvette Bondu, Georget te Gareaii, Ida  
Grenier, Jeanne Gougcon, Alice Caron, Jeannine Éinard et 
Louise Bonami entourent la présiclente Alexina Filion pour 
rncr1.1-c su r  pied le cerc le  des fermières qui d é b u t e  
rnocleçtemenr avec un metier à tisser et un rouer à la siille 
d e s  ceuvres au sous-sol de l'église aci printemps 1944. 
L'org~ini.;me, qui  sera à l'origine de 1'Association féminine 
d'édiic,ation et il'act ion sociale, apprend aux niernbres à 
fa i re  des merve i l l e s  avec  des  petits r i ens .  Elles se  
renconrrenc régulièrement pour  échanger  patrons de 
veterrierirs et rt:ctIl.t:i de cuisine alors que les plus habiles 
font profiter les riloiris experimentées de leiirs talents de 
cuisine, couture, tricot, jardinage oii tissage. La premikre 
année de l'association se clôtlire avec une  exposition des 
divers travaux d'arrisanat des mernhres étalés sur les longues 
tables de la salle paroissiale. 

Le compte-rendu de La réunion du cercle dpi Fermières en mars 1948. 
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À la suite du reriouveau qui se vit à l'union catholiqiie 
cles culrivareiirs e n  1947, le cercle a d h è r e  à l 'Union 
caiholique des fermiéres et regroupe encore les femmes 
desireuses d'échanger et de s'entraider pour améliorer leur 
travail domestique. L'organis~ne changera à noiiveau d e  
nom en 1958 pour devenir l'Union cathcilique des feinmes 
rurales. La fusion de cette association avec les Cercles 
d'économie dornestique qui œcivrenr en milieu urbain 
depuis 1945 donnera finalement naissance à ~'A.F.É.A.s. en 
sepiem bre 1966. 

L'Association Ferninine d'éducation e t  d'action sociale 
s'inspire de la doctrine sociale de I'Égljse cari~olique et vise 
a la promorion de la fernrne au foyer. Elle muvre à faire 
reconnaltre les acquis extra-scolaires des femmes, à leur  
obtenir un sutut légal et à les inrégrer au régime des rentes 
di1 Québec. À 1.ac-du-Cerf, l'association inforrne mensuelle- 
ment ses menibres sur divers sujets qui coucl-ietit 1';idminis- 
[ration publiqiie, l'économie et la consommation, le statut 
légal des femmes, l'éducation et les con-imunications, la 
sanré, la violence et la pornographie. Elle planifie aussi des 
sessions d e  formarion, des dé~nonstrations de  recliniques 
ménagères et des expositions des travaux des meml?res. Elle 
éveille ses nîenibres à leurs responsabi1iti.s et les incite à 
prendre leur place clans la société. Elle i.évele des femmes 
remarquables qui niarquent de leur générosité et de leur 
force tranquille, letir foyer, l'entreprise familiale, la fabrique, 
la commission scolaire, le conseil municipal, le cornite 
d'école, les festivités hivernales et esti-vales, les comités 
d'entraide er d'einbellissement, la biblioLli2que municipale er 
le conseil d'administ.ration de la caisse populaire de Saint- 
Gérard de Kiamika.  Elle s ' i~r ip l ique constanlment e n  
organisant des expositions qui mettent en valeur les beaux 
talents d'ar~isanat des Cervoises et des Cervois, e n  fabri- 
quant des jouets, tricotant tuques, bas et mitaines pour 
donner à la fête de Noël du Club des loisirs, en  alimentant 
et aniinanr le joli kiosque d'artisanat üci cœur du village. 
Avec leur ténacité, leur sourire et leur savoir-faire, les 
femmes de I'A.EÉ.A.s. tissent, cousent, rapiècent parfois la 
vaste courte- pointe sociale cle Lac-du-Cerf. 

LES OIX  CUMMANDEMEWTS 

DE L' U. C. F. R. 

1'. A 8:00 h g  j'arrivemili 
ponctuellement 

2"- D'une robe on d'une jupe 
je me vêtirai convenablement 

3"- La prikrc je I c d  avec 
recueillement. 

4'- Les dirigeantes j'Ccouterai 
iütacieuscment. 

5'- DH, remarques je lerai polimcnt 

6'- Des servicca Je nadrai avec 
cmprcssemanr 

7'- Mu points jacceptcrai s a s  
rnécontentcrncnt 

8'. Le sümce s u r  I u  a s scmblk  
je garderai risolurnent 

9"- De la propagande ja terd 
volontairement. 

10"- A toutts Irs assemblCts 
je me rendrai sauf emp&chmmr 



%?ae a,ssa?aliLLe 
8e I'dg(z B'uz 

cc L'assemblée commence ires vite car tous 
les membres avaient hôie de jouer au 
bingo et aux tories. Nous étions 30 per- 
sonnes présenles. Nous remercions tous les 
membres de s'être rendu en si grand 
nombre car plus il y o de monde et plus 
c'eit intéressant l a  visite de quoire per- 
sonner de Montréal qui ont bien voulu se 
joindre à noire groupe d'amis de l'Âge d'Or 
a rendu noire réunion entore plus 
agreoble. Lo soirée se termine pot un léger 
goûter. 8 

Girildlne Léonird~lliaudry 1974 

l e  club de l'Âge d'or 
Le club cle l'Âge d'Or de Lac-du-Ccrf naît en avril 1972. 
Appuyé  d'l-ienri Filion, Blancl-ie Xicl-ion, Patrice Bondu, 
Gérdiciine Re;iurlry, Blanche et Hern16nkgild.e Marier, Albjna 
Leonard devient la présidente de la r-iouvelle association qiii 
entciîcl organiser des rencontres des personnes clil croisiènîe 
âge pour échanger. s'amuser et siiscirer diverses activités. 
Les prerriières rélinions se fonr acitour d'un bon repas avec 
rires, cti:~nts et danses. Bingos, jeux de chiquenaudes. de 
poches ou de cal-tes devietitietit bientot des activités 
régiilières bénéfiques à p l u s i e u r s  membres trop isolés 
jusc11.ie là. Fraternel, le club organise d e s  échanges avec l e s  
clubs des paroisses environnanres et différentes soriies 3 
t.ravers le Québec et l'est ontarien q u i  apportent plaisir et 
détente en  plus de la découverte de sites touristiques 
pittoresques. 

Appuy.4 d'Elphege Émard, valeda Fortin, Jeanne Chevrier, 
Gér;.i.ldir:tt Beiiiilry, Il[anche et Henl-ienkgilde Marier, Hector 
Fortin occiipe 2 son Leur la présidence du club qui organise 
iine première sortie à la cabane 5 sucre au printemps 1973. 
Les rtissemblenienrs du groupe sont toiijours remplis de 
gaieté er dans cette atmospl-ière cl-ialeiireiise s e  forment de 
nouveaus csntsicrs, se nouent de belles amitiés. En aout de 
la même annke, le club accueille un grocipe cle dix jeunes 
d u  projet <,Théâtre Grand-pèreM qui vient passer u n e  
semaine dans la sacristie de l'église. présentant une pièce de 
theâtre et offrant divers services d'entretien ménager aiix 
personnes diirant la journée. 

Au printcrnps 1974, le cornit& de direction entourant le 
président Edouard Beaudry est formé d7Elpl.iège Émard, 
Géraldirie Beaudry! Georgette et Rolland Boissonneault, 
Jeanrie Chevrier et Ér-i-iilienne Boudrias. L e  groupe ne 
inanque pas d'offrir inesses ou souhaits de symparhies, de 
prompt rétabIisscri.it~nt o u  de fklicira~ions à l'occasion 
d'événemerits heureux ou  malheureux de l'un de ses 
membres. Les soiréci; du club donncni  lieu à des tirages de 
prix de pi.i.sc~nc.e, huile de bain, bibelors, billets de loterie 
et .d cles prix de pliis grande valeiir, vriisselle, courte-pointe, 
habit d e  n-io~oncigc lors de bingos plus irnpomnts. 



Sous les présidences successives de Therkse Filion, Lucille 
Léonard, Lauréat Prézeau, Geralcl Léonard, Hugues Roy et 
Adrien Gacithier, le club de l'Âge d'Or demeure une asso- 
ciation récrkative qui fait preiive de beaucoup de vie et de 
dynainisme. Fidèles à la tradition cl'l-iospiralité cle Lac-du- 
CerF ses réunions se terminent toujours par un léger goûter 
et les invitations à se revoir. 

l e s  Cerfs 
Au début de mars 1977, un groupe d'adolescents cle Lac- 
du-Cerf se regroupe dans le club .(Les Cerfsa. Appiiyés ail 
départ par Pauline Ouimet et le curé Albert Plocirde, ces 
jeunes âgés de douze à duc-sepr ans se rencontrent au socis- 
sol de l'école pour écouter d e  la miisiqiie. Enthousiaste, 
l'équipe de Brcino Bondci, Martin Maillé et Sylvain Ouimet 
organisc ensiiite son premier 17ingo daris la nouvelle. .;:illc 
comrnunatitaire encore inachevée afin d'amasser les fonds 
nécessaires à l'organisation des sojrées de danse qui vont 
siiivre . 

Pendant trois ans, eritre 1978 et 1981, le groupe organise 
irn niini-carnaval de deux jours en février où les activices 

Une épluchent de blé d'Inde 
organisée par les Cerfs. 



K V/In.c belle- 
eilz D ~ s Z J I ?  » 
G l e  vingt juin 1981, le soir de la premilre 
représenlotion arrive. Les scieurs prali- 
q u o i e n i  la piète a Une belle-mère en 
visite n depuis plus de irois mois; elle était 
devenue monotone ei nous avions peur de 
décevoir les gens. La reprdsentoiion o lieu 
ou sous-sol da l'église. Les acteurs se 
rendent une heure d'ovante et sont tous 
nerveux. La solle est pleine. Environ ant 
cinquante personnes atlendeni Io levée du 
rideau. 
l a  representuiion s'e4 très bien déroulée 
et les gens OBI ri,  opploudi et nous on! 
lélitites. le fur un suaBr emtraordinoire 
que nolis ne sommes pas prêts d'oublier. 
Der larmes de ioie partouraient les jouer 
der odeurs. ri 

Sylvaln Dslmr* 1982 

sont appréciées par tocis les groupes d'âge de la paroisse. 
En juin 1980, les Cerfs nlontent '(Une belle-inère en visite8>, 
ui-ie pièce de tliéâcre kcrite par  Sylvain Ouirnet qui sera 
jouée à Lac-du-Cerf à deus reprises et à Notre-Dame-de- 
Poritniain avec beaucoup de succès. I,,es comédiens Renée 
et Claude Saint-Louis, Sylvain et Brigitte Ouimet, Splvie et 
Manin Maillé, Chantal Boismenil, Benoit Valiquette et Daniel 
Willian-is s'y méritriic les appl;iudissements des spectateurs. 
Robert et Fleur -de -Mai  Lafrenière offriront un souper- 
bénéfice au Pavillon \~aliqziette pour aider financièremenr la 
jecine troupe. 

Le ciriquieine rinniversaire des Cerfs. e n  1982, sera 
souligné d'une façon route particulière avec une exposition 
et une soiree de mnnologues, poèmes, chants et danses au 
ct3ntre commun;iutaire. Le club cessera ses acrivirCs cri 1985. 

l 'associalion des Propr i la i res Aiverains 
Afin d'éveiller les consciences et cl'amener chacun à faire 
les effons, les concessions et les sacrifices nécessaires pour 
assurer la sumie de deux étendues d'eau u~iiques, I'asso- 
ciation des propriétaires rivtir~ins du petit ec du grancl lac 
d u  Cerf voit le jour en 1978. Aprcs avoir longtemps connu 
I'ere du liiisser-kii1.c avec I'arrificialisarion des rives et la 
polliition des eaux par les instaliations septiques, Lac-dci- 
Cerf vc:,it naître lin organisn-ie qui  heurtera les habitudes 
dépbrables de plu';ieiirs et les iimbitions comrnci.c.i;iles d e  
certains. 

Avarit que le canton [le connaisse le développetilent 
effréné et échevelC. de rksidences secondaires et d'entre- 
prises cori.imerçiales conime à divers endroits des nasse- 
Laurentides oii l'occupation des rives des lacs est trop 
in ten~i \~ i i ,  I'assoçiarion obtient l'inscription des deux lacs au 
program.me gouvernemental d'et cirlc des lacs dès 1979, fait 
déclarer sanctuaire de peche à l'année la decharge du 
ruisseau Flood d a n s  la haie Lefebvre et fait cesser les 
activités cIc la sal~lière sitiiée à proxiinité. Active, elle 
entreprend u n  vaste prograinxne d'ensemencement de 
ouananit.1ies et de tniites grises, rkclame u n e  réglementation 
et la correc~ion des fn.ssc.s septiques ;ipres classification par 



des irigénieurs et fair rnettre fin à la pêche bla~iche sur  les 
dciix lacs. Soucieuse d'erivironnement. elle agit ct-imn-ie 
chien de garde pour le respect des berges lors d'une nou- 
velle construction. pour l'ciriljsation de produits chimiques 
sur les arbres ou dans le lac, pour la proieaian des frayères 
et cles ravages cle chevreuils, pour les coupes à blanc en 
forêt et pour la circulation des moteurs i essence sur l'eau. 
Bien qu'astreignantes, ces mesures écologjques se veulenr 
iiC~lCt'iques a I'&çonomie de Lac-du-Cerf à long terme. 

Au delà des politiciens, des développeurs et des intéreb 
personnels, l'association des riverains veille sur les deux lacs 
avec un soin jaloux car I'equilibre natiirel est fragile et les 
pressions de développement parfois forres. L'organisme 
espère ainsi amener ses membres à vivre en harmonie avec 
la nature cri n'ou hliant pas gii'ils ne soiit qiie déposit,iiirt> 
des espacc.5 bleus et des espaces veres qu'ils devront ensuite 
remeitre e n  bon état à leurs enfants pour qu'ils le fassent 
eux-mêrnes avec les leurs et ainsi pendant des gknérations. 

te comité d'Embelliçsement 
Le coinité d'Embellissement de Lac-du-Cerf voit le jour au 
milieu de la décennie 1970 avec le trio de Carmen  
Charbonneau, Gisèle Allaire et Georgecte Dicaire d?ns le bur 
de protéger l 'environnement, d'embellir et de fleurir la 
mcinicipalité. Au cours des années siibséquentes, Laurette 
Ouimet, Yvonne Saint-Louis. Francine Léonard, Réjeanne 
Blanchard, Jeiinnine Guinard, Marie-Paule Savoie anime~orit 
canipagnes de nettoyage, sensibjlisarions aux concours de 
villages ileuris, deinancle a u  ministère des Transports de 
nettoyer et de mieux entretenir la rouie 31 1 vers Norre- 
Dame-de-Pontmain. Tout ce travail ne  sr:ra pas v?' in car e n  
1987 les juges provinciaux noteront u n e  amélioration 
remarquable de Lac-du-Cerf au chapitre tle I'embellissernent 
et de I'anîénagernent paysager des maisons. Les quinze 
premières boîtes j. fleur a queue d'aroride fabriquees aux 
ateliers Bondu et placées en bordure de la nie principale à 
la demande du comité verront leur nambre plus que doublé 
avec les années, enjolivant le village d'îlots fleuris durant 
touce la saison estivale. 



l e  cnmité d'Entraide 
A I7in.çiig;iij<i~: de  I.;ii~rerte Ouimet, le comité d'aide aiix 
personne< e n  deuil naît à Lac-dii-Cerf clans cin bel esprit de 
charité au début clc la décennie 1980. Le groupe d'une 
dizaine de personnes offre aux Fsmilles e n  deuil de la 
paroisse de préparer et seivir le repas à la salle cornmu- 
nautaire après les obskques, Ces personnes muvrenr 
benkvolernent à tour de rôle pour préparer et servir le 
repas, placer et remettre la salle en orclre après l'év~neiiienr. 
Les familles éprouvées n'ont que le coût des aliments à 
açsciiner. 

l 'a ide à la fibrose hqçtique 
À compte r  cle 1989, les faniilles Mariet. et Boisrnenu 
orgdnisent u n e  remlrquable soircc: de lypsirig visant à lever 
clc*s fonds pour vc5riir en aide à la recherche sur la fibrose 
kystique. L'argenr ainsi recueilli; à l'auberge Bonnet Rouge 
la première année et à la salle communautaire par la suite, 
sert spécialement pour aider les enfants atteints de ce mal i 
jouir d 'une  qualité de vie améliorée. Au cours des quatre 
preniieres années, la communauré cle Lx-du-Cerf  verse 
gétiereuseri~enr plus de 40 000 $ à la recherche sur cette 
sévère [naladle 

l e  comité R.E.E.1. 
La grande salle con~miinaiitaire de Lac-du-Cerf étant le 
rhéâtre d e  nombi-euses soirées de bingo depuis  son 
ouverture, les consçils de I'A.EE.A.S., de la bibliothèqiie, dci 
cornité d'école et d u  comité des loisirs s'eritenden~ en  1991 
pour ~nieiix planifier ces soirées durant la saison estivale en 
formant le comité A.B.E.L. avec deux représentantes de 
chaciiric. des ces orgnnisnrions. Les fonds ainsi recueillis sont 
ensuite redivihés entre les quatre organismes participants 
porir la réalisation de différent<,\ activités durant l'année. 
Aidée des 1lichi:le et Francine Dufresne, Angèle, Suzanne, 
Pauline, Solange et G hislaine Ouimet,  Danielle Caron 
animent efficacement ces soirées de bingo du jeudi soir où  
les riornbrciix airiateurs reiiipliss;int 1;i salle se partagent plus 
de 1 300 $ hebdomadairement. 



Les laturisles des lacs long  et Baptiste-lefebvre 
Au printemps 1992, les riverains des lacs Long et Baptiste- 
Lefebvre se regrouperit au sein d'iine as:;ociation présidée 
par Jean-Paul Bolduc dans le but de inieux harmoniser les 
actions à poser polir préserver leur environnement.  Le 
premier manda t  confié à I'ex6ciicif clu groupe est la 
cleniande a u  rninistG1.e de 1'Environnen-ient pour une 
évaluation glol~ale de la qualiré de l'eau au lac Baptiste- 
Lefebvre sans  toutefois inclure une classification des 
installarions scptiqiics comme i l  a été fair une  décennie 
auparavant sur les rives du petit et du grand lac du Cerf. 





LES LOISIAS SPORTIFS 



le club de la Boucane 
1 , 

es premiers loisirs organisés 4 Lac-dii-Cerf appa- 

--.. . / raissenr avec les rencontres au Coin pour jaser aii 
magasin de  Rosario er Berthe Wester ou a u  
restaurant de madame Beaiidry. Le premier club 
des loisirs, le club de la Boucane, naît d'ailleurs 

u avec les fumeurs de pipe assis à discuter autour 

Be la &z.mxe 
r Les gens re réunissaient ou magosin 
Martel. Ils furnoient la pipe assis otrtour 
du poêle qui faisait ousri de Io boucane. 
Ils ont appelé (O le club de Io Boucane, 
c'étoii le premier club de loisirs. l e  cure 
Oumouthel a été nommé membre hono- 
raire par Ludger Charbonneau. X. 

Plart. Mortil 1990 

du poêle du magasin-génSral Martel. Les membres parlent 
du progres de Lac-du-Cerf par le développement agricole, 
conimercial,  touristiqiic et industriel mais ils veulent y 
joindre l'agréable avec des loisirs organisés, des relations 
amic;ilcs et sociales, des jeux et des soirées. À la première 
réunion clu club, Ludger Charbonneau devient le Grand 
boucan ie r ,  Augus te  Désortneaux est désigné G r a n d  
argc~riricr, le ciiré Ilonat Durnoucl~el porte le titre de Grand 
gardien de la paix et les Grands dépensiers sont Alexandre 
Boisrnenu, Wilfrid Bonami, Patrick Duffy et Origène Martel. 
Tout Le çrciupc. entend bien faire rayonner la devise du club 
*Le progres par l'utile et l'agréable ... En août 1945 suivant, le 
club proccde à l'aménagemenr d'un premier  terrain de 
bast4-i;ill à I'oinbre d 'un grand pin sur la terre d'Armandoza 
Caron à l 'entrée nord d u  village. Les joiieurs doivent 
cependant y partager le cl-iarnp avec le troupeau de vaches 
dc- ia ferrne, avec les iriconvénients qui  s'en suivent. 



h Jeu de croquet du club de k 
B a u m e .  

l e s  çportç d'été 
Quelques années plus tard, en  juillet 1.949, le cliih des 
L o i s i r s  de Lac-du-Cerf. dûment enregistré, fonné dans le biit 

de prociirer des récréations honriëtes et saines aux jeunes 
de la con-in.iunauté, prend la relève cle ce groupe de 
pionniers de la boiicane. Auguste De:;orrneaus, Henri 
Ouimet, Berriard Caron, Pierre Manel, Yvcrin Léonard seront 
de ce groupe qui entend solidifier les assisses des loisirs 
dans la municipalité. En 2953, le club clcvienr propriétaire 
d 'un  grand terrain s u r  le lot de Raymond et Carmen  
Charbonneau pour relocaliser le terrain de halle. Le curé 
Marcel L'Allier invite alors roiis les p a r o i s s i e n s  à participer à 
la corvée prévue pour déblayer et nettoyer le terrain qui 
servira pour le baseball et les jeux des jeunes. Avec I'amvée 
du printemps, les joueurs se reirouvent dclnc tous les heaux 
dinianches après-midi pour y affronter les équipes des 
villages avoisinants. Après la messe di1 dirnanclie marin, 
fiers comme cles paons dans leur bel unifonne, ils sont déjà 
;i se lancer la balle sur la rue principale. Aurèle Boismenu, 
qui vient passer ses étés à If1.iôrel Francinci cle son père sur 
le bord du perit lac du Cerf, est alors un lanceur de grand 
talent et ses coéquipiers préparent de leur côté les bâtons 

i( 1; rond de balle étaii cher Armondozo 
Coron, dons le pocoge 6 vathe ... Nous 
allions jouer O plusieurs endroits, O 

Ponimain, à Lor-des-lles, à Kiarniko, O 

Notre-Dame-du-Laus. Nous étions pas mol 
bom. E'étoit Aurèle loismenu qui  lanrait 
et il Btait bon. Nour donnions du trouble O 

Pantmain. Le lanceur y était pour beau- 
coup. Lyen Boudrios nous foisoi1 les &tons 
sur Mn tour. w 

Hmrandrr Bolsrnonu 1981 



cr Les sports en soi son] une honnite re- 
crhution mois il ortive malheureusement 
qu'on en abuse lorsqu'on profile de tes 
ortasions, une partie de boseball par 
exemple, pour se livrer O des beuveries 
regrettables, d'où querelles, actidenis 
d'autos, rencontres lourh es... Le boin est 
aussi un sport et nos pioges renommbs, 
qui sont un objet d'admiration e! d'éron- 
nernent pour les etrongers qui nous 
visitent, nous fadiled I'exerrile du corps 
si rerommandé por Y hygiène. Mais il y la 
morale à sauvegorder. La pudeur et Io 
décente chretienne nous font un devoir de 
ne pos en faire un lieu de scandale et de 
corruption. II semble que la divine Provi- 
dente s'est plu 6 nous prodiguer autour 
de nos lacs des endroits splendides ou tout 
nous invite a Io propreth: I'eou claire, la 
ploge, I'oir pur. D 

matcoi L'1111mr pire IPSO 

fabriqués al1 tour chez Lyen Boudrias. L'équipe de Lac-du- 
Cerf visite également les villages environnants, Lac-des-iles, 
Notre-Dame-de-Pontmain et Saint-Gérard de Kiamika. Les 
supporreiirs ç'enta;;;çt.i~c a l o r s  à plusieurs avec l e s  j0u~u1.s 
dans les ~ L I ~ O S  011 les camions disponibles afin de se renclre 
aux t e r r a i n s  de balle voisins pour y stimuler et encourager 
les leurs. .A\:ec une caisse de bière bien g l a c é e  offerte par 
Lionel Du ffy de l ' a u b e r g e  Bonnet Rouge, le reroiir victorieux 
se fair dans un concert de klaxons pour annoncer la bonne 
nouvelle à toute la paroisse. 

À 1:i nilissancc de la ligue Laurentienne de h a s e b a l l  senior 
à Vrtl-R;1rretre en 1960, I'equipe cle Lac-clu-Cerf est l 'une des 
f o n d a t r i c e s  avec cclIes de Nom-Dame-de-Pontmain, Sainr- 
Gérard de Kii1111ika et Val-Barrette. Marcel Léonard est l e  
represcnrnnt de la formation de Lac-du-Cerf à la direction de 
la nouvelle ligue qu i  offrira du baseball de beau c a b r e .  
Jacc:jues et G i l b e r t  Ouimet, Marcel et Réal Caron, Lévis er 
Benrand Bondu, Lionel et Orient Maillé, André, Rolland, 
Philippe et Marcel Léonard sont alors les porte-couleurs de 
Lac-du-Cerf q u i  connaissent de très beaux moments avec 
l'excellent duo des inséparables Lionel Maillé au ~notiticule 
et Gilbert Oiiimer en arrjère du marbre. 

L'équipe de bwseball de 
Iiic-du-Cerf dans la iigue 
Laurenaenne en 1962. 



Avec la décennie 1970, le haçeba.11 est peu à peu 
supplanté par la balle nicille, ce spori: permettant plus 
facilement I'évolucion d'équipes féminines. Une grelnière 
équipe de jeunes filles nait d'ailleurs eii 1971 et à peine 
deux ans plus tard, elle dispure les honneurs de la finale 
ailx 1-lirondelles de Mont-laurier avec llanielle Caron au 
monticule et les coups de bâton de Diane Gaudreault et 
Jacinthe Boismenu. 

En 1976 et 1977, c'est a u  tour des garçons de Lac-du-Cerf 
de s'affim~er en  remportant les grands honneurs de la ligue 
régionale de balle-molle de la Liévre. L'équipe I'empone en 
série Finale contre le Saint-Jean-sur-Lac qiii a ter~niné la 
saison regiilicre avec une fiche parhite. Après avoir d'abord 
surpris Val-Barrette en  série semi-finale et tiré de l'arrière 
deux paities à une clans la série trois de cinq, Lac-du-Cerf 
s'assure dramatiquen~ent la victoire en reniporrant les deux 
dernières joutes avec Claude Caron ail i.i.~onticule. Sous les 
acclamations de nombreux parrisans, l'équipe cervoise 
reçoit alors le rrophéc emblématique des mains du président 
cle la ligue, le dé\;oué Albert Constanrine;iu de harre-Daine- 
de-Pontmain. 

Pendant plus de quatre décennies, lla club des Loisjrs 
demeurera le maître d'œuvre de  toures les constructions et 
acrivirés sportives de Lac-du-Cerf: terrain de  balle, patinoire, 
glissoire, piste de ski de randonnée, fesrivités d'hiver et 
d'été, sorties en groupe à I'enéiieur, tournois des familles, 
soirées B la salle commcinaiimire. 

l e s  sports d'hiver 
Pendant plusieurs années, les neiges de l'hiver signifient 
des glissades en traîneau pour les enfanti;. Plus vieux, i ls  se 
déblayent un rond à patiner sur la glace de la baie Bonnet 
Rouge après avoir été aux lièvres tôt le matin. 

Au clébut de janvier 1966, le conseil [nunicipal, l'Union 
catholique des femmes rurales, le club des  Loisirs, 1a 
commission scalaire et la chambre de cominerce s'entendent 
pour aménager cine patinoire arrosée avec des barils reinplis 
d'eau prés de la maison de Patrice Hondu s u r  la rue 
Principale. Les responsables Gérard Biaismenu, Odgène 

u J'ovois une poire de potin et souvent le 
soir nous nous faisions un rond O patiner 
sur le lot en bas an fate des romps Wester. 
Nour avions ouüi des traîneaux avec des 
fonoux allumés en avool .  Nous nous 
Biions luit p ove[ les petits Wester el les 
petits Martel. Nous portions nous pro- 
mener dons le bois. Nous eiions porfois 
sep! ou huit. A cinq heures du matin nous 
étions lour debout pour aller aux lièvres. ia 

A idrC  Warlir 1 V l V  



4 u s -  

Le pl&k de joucr dehors en 
Iiiver au Coin du vLUage. 

artisanaux 
a O n  créait nos jouets. Mous avions des 
clous, des bôions, des couvercles de chou- 
didres de graisse ou de confiture porte que 
Io marchandire s'achetait en gros. Nos 
premiers jouets elaient des brouettes faites 
ove( ces couverdes de chaudiires et deux 
bàtons. Les petits gars avaient le droii 
d'avoir le morieau. Ils plontaient un clou 
ou teoire d u  couvertle avet les deux 
monthons de chaque roté el un peti! mor- 
teou qui rervaii de garde. On s'amusait 
beaucoup 6 tourner et faire de tcl pous- 
siifs avec ter firouelies. w 

Luti.nn4 Boudriar 1990 

Manel, Georgerte Dicaire, Réal Valjqiietre et Gérald Ouunet 
s 'adjoignent cint1 adolescents afin qu'ils a c q u i é r e n r  
l'expérience d e  l'organisation des loisirs. En  novembre 
sujvanr, la patinoire est déplacke sur le grand terrain de 
500 pieds (160 1nkt1-es) carrés donne au club des Loisirs par 
Raymond Charbonneau. Le conseil niunicipal fournit alors 
pour 500 S de bois et de matériaux alors que les bandes de 
la patinoire de 200 X 90 pieds (66 X 28 mètres), fabriquées 
de feuilles de contre-plaqué données par la compagnie 
forestière Macliircn, sont montées par toute une équipe au 
sous-sol de l'auberge de Régino Dubois tout près. Apres un  
hiver d'op6r:irion où i l  s'occupe du petit restaurant de la 
patinoire er cle la dis~ribution de l'équipement aux jeunes 
pour 50 $ par semaine, Régino Dubois entreprendra de 
restaurer les sparts pratiqués dans le village en fomant un  
nouveau comité d'organisation avec Raynond Charbonneau, 
Yvon Léonard, Minford Peever, Albéria Léonard et 
Georgiana Boismenu au secrétariat. Le  terrain des loisirs 
prend alors le nom de centre civique. 

Avec une patinoire mieux organisée, les garçons arné- 
liorent leur technique au hockey et malgré le froid qui se 
fair souvent sentir, les spectateurs se présentent plus 
nombreux aux parties maintenant disputées contre des 
équipes des vill:iges voisins. Les cris encouragent les uns et 
huent les autres. À I'intermission, spectateurs et joueurs se 
réchauCfent dans  la cabane. La partie terminée, chacun 



rentre cliez lui avec la victoire, la defaire ou une botine 
extinction de voix 

Avec la décennie 1960- l e  sport de la inoroneige se 
répand et se popularise à Lac-du-Cerf. Dorant les premières 
années cependant, il esr pxariqué sans aucune règle a u  
grand déplaisir de certains cultivateurc. qui voient leurs 
clôtures brisées voire même coupées salis égard à la pro- 
priéré privée. La multiplication d e s  nioroneiges et les 
inconvénients causes par cemins utilisatei~rs aux planlarions 
[l'arbres et aux clôtures forccronr des i-egracipements en 
club afin d e  se donner de meilleures r2gles de conduite 
pour ne pas ternir I'jrnage d'un sport qui donne de belles 
heures de loisirs durant la saison froide. 

À I'instigarion de Jeanne Gougeon, les rnotoneigistes de 
Lac-du-Cerf se regroupent pour mettre sur pied le club ,(Les 
Panaches#). Amants d e  la nature, Raoul Gougeon, Yves 
Allaire, Alben Dancause et Claude Gauclr?acilt se joignenr 5 
son idée alors qu'elle obtient la charte rlu club en s'adres- 
sant a u  ministère des Transports du Qu2bec et yzi'elle se 
dévoue à faire signer les droits de passage et à faire le tracé 
des sentiers à partir de cartes ropographiques. Charles 
Bondu, Claude Gaudreault et Georgette Gareaii se chargent 
de la sécurité su r  les pistes que jean-Marc Valiqciette et 
Kaoul Gougeon entretiennent quotidiennement jusqu'au lac 
Trente et un milles et Sainte-Thérèse de Gatineau à l'ouest, L'i?cusson du club de 

jusqu'aw lac Corbeau au sud eL juçqu'au lac des Tles au nord. m o t o n e i ~ t ~  de hc-rlu-Cerf. 

[jurant ses premières années. le club est rrès actif. Avec plus 
de deux cents membres, majorirairemerit de Lac-dci-Cerf, 
mais aussi de Noue-Danie-du-Laiis, de Sa inte-Thérèse de I;i 

Gatineau, d'Ottawa e t  d e  Montréal, i l  organise u n  grand 
carnaval d'hiver, les premi6res courses dans la baie Bonner 
Rouge et d'agréables randonnées  cl'une trentaine de 
moroneiges pour aller manger à la cabane à s~icre du Trente 
et un milles dans un panoraina splendide. Yves Allaire. 
Albert Dancause, Gilles Valjquetre er R.en& Gougeon se 

- 

succèdent à la présidence de l'association. 
Après quelques b e r s  sans beaucoup de neige, les acti- 

vités du  club déclinent mais la décenni.e 1990 ranlènera 
plusieurs membres au bercail. Aidé financièrement par la 
municipalité de Lac-du-Cerf, la caisse populaire de Kiatnika. 
le gouvernement fédéral, et des entreprvneurs locaux qui 



fourriissent bénévolement temps, niachinerie et équipement, 
le club de quatre-vingr cinq membres, presidé par Denis 
Goiigeon. ouvre un nouveau sentier. À partir de la haie 
Bonner Rouge, le sentier enneigé traverse ensuite la passe 
qui ne gPle ja~iiiiis enue les deux lacs du Cerf sur un pont 
flottant tr;insponnlile de 180 X 12 pieds (60 X 4 mètres) fait 
de cèdre poux ensuite rejoindre le sentier existant aci pied 
d u  grand mont I.iriioges. 

Avec leur demande de faire passer par Lac-du-Cerf la 
route Trans-Qiiébec 53 qui traverse le parc Papineau- 
Labelle, les Panaches  espèren t  q u e  plusieiirs au t res  
motoneigis tes  d u  Quebec clécouvrent les nombrei ix  
chevreuils, les aménagements pour pique-niquer et les 
paysages superhes de leurs senriers conçus pour  des 
randonnées à vitcxsr.e moyenne mais où certains longs plats 
perniettent l'accélération. Avec la réhabilitation de la voie 
ferrée du 'lord en véritable autoroute de la motoneige 
durant l'hiver, ce sport s'annonce encore plus important 
pour I'economie tciiiristiqiie de la Haute-Lièvre déjà tissée de 
beaux sentiers bien entretenus. 

Pour les amateurs qu i  aiment glisser dans la forêt plus 
lentement et plus silencieusemenr, Lac-du-Cerf offre une 
belle piste de ski de randonnée cle 6 inilles (10 kilomètres) 
dat~s le sous-bois enwe le centre communaiilaire er le lac 
Allais. À cor~i~. ) tc i  de 1991, les skieurs peuvent aussi 
observer les nombreux chevreuils et dkcouvrir la magie des 
arbres chargés de  neige dans la piste de 4 milles (6,5 kilo- 
ri1Gtr.e~) qui traverse le parc municipal La Biche entre l'église 
et la pointe des Pins Rouges. Grâce à l'initiative du club des 
Loisirs, les plus petits disposent également d 'une belle 
glissoire en face du centre civique durant la meme année. 

l e s  sports nautiques 
La pêche esr Ic preinies spon nautique de Lac-du-Cerf. L'eaii 
couvre près du tier,s du territoire d u  canton et elle est au 
c e u r  des loisirs durant une grande partie de l'année. Au 
d(i1iiit de 1;i colonie, les plus jeunes ont tôt fait d'aller pêcher 
la pcrirc mite <Lins les n~isseaux du canton alors que les 
nombreux lacs n'auront bienrot plus de secrets pour leurs 
aîriés qui  ttavaillenr com.me guides. Les premières lignes 5 



pêche son1 rudimentaires inais les trucs enseignés aux 
to~iristes er des prises particulièrenient satisfaisantes leur 
valent parfois un  moulinet ou une belle c;inne en  cadeau. 

Avec l'augmentation des heures de loisirs pour les 
ciradjoç er l'amélioration routière, la pêche devient 
accessible à un plus grand nombre. La Faiblesse de la régle- 
mentarian er l'abus du braconnage obligeront bientbt à - - 
I'ensemencernent régulier des  lacs  afin de stabiliser 
l'kconoinie touristique et d'assurer la du~ibilité de la peche. 
Dès octobre 1944, les biologistes de  la pisciculture 
gouvernementale des Laurerirides à Saint-Faustin procèdent 
en hydravion à l'ensemenceriienc de rni:.liers de fretins de 
truites mouchetées ii Lac-clu-Cerf. À la demande des 
pourvoyeurs, des ccinseils municipaux er des associations de 
protection de la pêcl-ie, ce gesre écologique sera reguliè- 
remenc posé par la suite dans les lacs (lu Cerf, Mallonne, 
Tomkin, Gaucher, Baptiste-Lefebvre et m i h e  dans la rivière 
du Lièvre avec des alevins de maskiriongés, brochers, 
achiga os, ouananiches, truites grises, rouges, rnoucl-ietées et 
I~nii.ies afin de perpétuer la be11c renommée des lacs d u  
canton iiuprès des pêcheurç. Cette opération sera particuliè- 
rement réussie avec la oclananiche durant trois a n s ,  à 
compter de juin 1971. Les agents dci minisrère di1 Tourisme, 
de la chasse et de la pêche procèdent alors à l'ensemen- 
ceinent d'environ trois milles d 'entre elles pour  iine 
expérience de survie dans le r,iii.;l;e:tu Flood oii elles 
peuvenr venir frayer à contre-courant. A,gées de deux ans, 
elles n'ont qu'entre 8 à 1 2  pouces (20 à 30 centimètres) mais 
en véritables sauinons égarés en eau  douce, elles sont 
voraces er croîtront très rapidemerit pour Gtre aux rendez- 
vous des pêcheurs quelques années plu?. tard. Les résultats 
ne se font pas attendre: une ouanani<:he de 4 livres et 
2 onces ( l,8/ kilos ) reinporte le premier prix du tournoi de 
peche de I'association de chasse et pêche de Lac-du-Cerf en 
1972. L'hiver suivant, une prise sur la glace du grand lac 
atteint çepr livres alors qu'un heureiix pêcheur devra 
agrandir son rrou dans la glace pour sort.ir sa ounaniche de 
1 1 livres et 6 onces ( 5,16 kilos) douze rriois plus tard dans ~'é-~,, de r m d a u o n  de 
12 baie de l'Église. chasse et pCche de kc4.u-Ccrf. 

Ce souci de conservation er d'enserneiicernenr pertnet la 
tenue d'un important concours de pêche. Débuté durant la 



décennie 1950 par Kolliind Lafrance et Yves Gagné, deux 
amareiirs de plein aii- du Mont-Laurier, ce tournoi annuel, 
réunissant de  nombreux pêcheurs, est ensuite repris par 
l'association de chasse et pêche de Lac-du-Cerf uù Real 
Valiquette d'abord et Jean-Luc Bondu etisuite déployeront 
beaucoup d'efforts en collaboration avec les agents 
régionaux de la br;i.l>c.iie Labatc. 

Les tournois de pêche des i 
r -  - 

décennies 1950 et 1960 attirent de !-- -':. .- - 

ombreux p d d p a n t s  au grand , , . 
. . 

lac du Cerf. 



En septembre 1993, la dynamique présidente d e  I'or- 
ganisme, Cisèle Meloche du Pavillon t l i i  Cerf, amène la 
fondation Héritage-faune à entreprendre la restauration de 
la frayère du niisseau où  les ouananiches viennent pondre 
des milliers d'œufs sous le gravier à l'automne; après avoir 
incubé pendanc plus de trois mois durani: l'hiver, les alevins 
demeurent ensuite dans le lit du  ruisseau avant d'émerger 
et de descendre dans la baie di1 Sanciuaire au printemps. 
Après inventaire du ruisseau et étude de l'impact des 
barrages de castor, l'équipe cl'éleves d'André Floranr dci 
Centre de formacian professionnelle de Mont-Laurier 
entreprend alors d'enlever les obstacles d.ans le niisseau, de 
reboiser la berge pour kviter l'érosion et de constmite de 
légers barrages pour augmenter le niveau de l'eau af~n  de 
créer des bassins de fraie. 

A compter  de 1984, ce geste d'ensemencement est 
également pris en main par Michel Saint-Louis, René 
Gougeon, Yves Binette et Sylvain Caron qui s'impliquent 
dans un comité regroupant les municipalités de Lac-du-Cerf, 
Notre-Dame-de-Pontmain et Lac-des-Iles.  Alors q u e  
Ghislaine Gougeon fait rout le travail d e  secrétariat du 
groupe, le  comité s 'occupe d'ensemencer des truites 
mouchetées dans les lacs des trois municipalirés d e  la 
vallée. Le travail à faire est énorme mais la bonne volonté 
l'est aussi. Avec la vente de cartes de participation aux 
familles, le groupe peut organiser des rencontres d'infor- 
mation sur l'habitat, les besoins et le rt:specr du poisson 
avec les biologistes, négocier de  meilleurs prix pour l'achat 
des truites et en  ensemencer des milliers. Le comité pose de 
cette façon un geste écologique d'une poi~ée infinie rendant 
ainsi à la Faune aquatique ce qu'elle a elle-même donne a u x  
prernières familles de colons e n  les nourrissant et aux 
pourvoyeurs de Lac-dii-Cerf e n  assurarit une économique 
tourisïique florissante. 

Avec les années, la limpidité de l'eau et la beauté des 
rives des lacs du canton attirent aussi des milliers d'amateurs 
de baignade et de natation,  de r a n d o n n ~ e  e n  canot ,  
chaloiipe ou pédalo, de voile en bateau a u  sur une planche, 
de navigation de plaisance en bateau hor:i bord, poriton ou 



La h u e  plage du Huard dans le 
parc La Biche de la pointe des 
PLns Rouges. 

motomarine, de gli~sade en ski ou en pneumatiques. Toutes 
les étendues d'eau de Lac-du-Cerf appellent à la detente et 
au plaisir. Avec l'aménagement de la terrasse de mon- 
seigneur Limoges devant l'église, d u  parc municipal ~t La 
Biche l l  sur la pointe des Pins Rouges et de l'aire de repos 
clLe Petit Égarés, sur la rive est du grand lac du  Cerf clurant la 
decennie 1980, les amateurs de pique-niques dans un boisé 
de pins, de sable fin et de soleil, disposent des plus beaux 
rivages de toute la XIaiite-Lièvre, les magnflques plages à 
monseigneur accueillant des centaines de baigneurç durant 
les chaudes journées de l'été. 

La plongi-c sous-marine est un autre sport pratiqué avec 
beaiicoup de  plaisir à Lac-du-Cerf où  le grand lac de 
5 milles (8 kilomètres) de long est le plus clair du Nord. 
Côtoyés par de nombreux achigans à petites bouches, les 
plor igeurs  peuven t  y descendre  jusqu'à 430 p ieds  
(140 mètres) par endroits le long de spectaculaires rochers 
dont quelques uns descendent à la verticale sur 90 pieds 
(30 mètres) tels des escaliers géanw. Le cenrre de plongée 
de Christian Valique~te, q u i  offre couc le matériel et les 
services nécessaires, y organise des excursions pour les 
novices er les experts. 



La plage de h terrasse 
monseigneur Limoges 
h baie de lqËgllse. 

dans 

Les premières manifestations théâtrales de Lac-du-Cerf sont 
les amusantes comédies montées g:ir Wilfrid Bonami et ses 
coinparses lors des tombolas et kermesses organisées au 
soiis-sol de l'église pour venir en aicle aux euvres parois- 
siales durant la décennie 1950. 

Au printemps 1970, quinze femmes, Danielle Allaire, 
Cisèle et Fernande Boisinenu, Iienriette Caron ,  Jeanne 
Clievrier, Evelyne Di~ffy, Georgette Gareau, Line et Majo~i-  
May Gacidreaulr, Germaine, Iienrietre, Johanne et Liicjlle 
I,éonard, Jeanne-Hélène Maillé, enrreprennenr de monter la 
pièce .f Les Belles-Scllurs Il  du dramaru rgc? Michel Treinblay 
sous la direction de la jeiine enseignante Diane Bois~nenci 
qui voit à la mise e n  scène. Elles e n  sont toutes à leur 
prerniére véritable expérience sur le:; planches. Après 
plusieurs semaines de préparation, elles monteni sur scène 
avec beaucoup de trac mais elles empcirtent facilement la 
faveiir de leur public entassé dans la pei:ite salle paroissiale 
au sous-sol de l'église. L'enthoiisiaçme est grand dans toute 
la ccimmunautt. de Lac-du-Cerf. Après ce chaleureux accueil 

W W d  Bonami, 
un joyeux comédien. 



Une sœne des Belles-Swurs a 

Michel Tremblay avec les 
comédiennes de hc-du-. 

la pièce est ensciiite présentée à la télévision cominunaut;iire 
de Mont-Laurier et elle inaugure la semaine des Arts à la 
salle aczdémique de la polyvalente Saint-Joseph où six cents 
persimncs accueillent le groupe de cornécliennes avec de 
cl~auds applaudissements. QiieIques semaines plus tard, 
sous le titre .Les vraies Belles-Seurs-, le groupe fait l'objet 
d'un arricle louangeur  sous la plume de In joiirnaliste Nicole 
Cloutier dans le suppliirnent amPerspecrivesm5 du quotidien La 
Presse. Quelques années  pliis tard, en  1985, un  autre  
grocipe de femmes cle ~ ' A . F . E . A . s . ,  Hiiguette et. Nathalie 
Marier, Henriette et Lucille Léonard, Claudine Beaudet, 
Margor Dancause, Louisette et Gilberte Bondu, Yvonne 
Sainr-Louis, Claudecte Turpin, Nicole Gaudreault, Siizanne 
C a r o n ,  hiicheline Marrin, Diane Racine, Myrande Maillé, 
Hélene ~ m a r d ,  Réjeanne Blanchard et Marie-Paule Savoie 
vivront une expérience similaire avec la pièce 8qMôman 
travaille pas, elle a trop d'oiivrage,, présentée au cen t re  
communautaire. 

J o u r ~ ~ a u x ,  revues, livres arrivés par la poste ai l  début, 
adit.ri:,s a u  111;igasin-général Martel ensuite, constituent les 
premières lectures au Lac-du-Cerf. Plus tard, après son 
élection ail conseil. inunicipal à l'autotnne 1974, Evelyne 



Diiffy se voir corifiet 1:i mise sur  pied de la bibliotheque 
municipale p a r  le maire Mario Bondu. Après avoir pris les 
renseigriernents nécessaires à Saint-GPnrtl de Kiamika où  la 
bibliothèque centrale cle I'Outaoiiais est déjà implantée, elle 
entreprend d'en fonder une semblable à Lac-du-Cerf. La 
bibliothèque oiivre d'abord ses portes en inArs 1975 ail  

sous-sol cle la maison de Charles ei  Julie 13oridu o ù  
Ghyslaine Baudrias inscrit les soixaiitc-huit premiers 
n-iernbres. Elle solidifie ses assisses quelques mois pliis rad 
en se relocalisanc clans le cenrre conîmunauraire alors q u e  le 
conseil miinjcipal fait parvenir cinq cerits impririiks de la 
bibliothèque centrale de prêt avec le corilpte de taxe des 
contribuables afin de  la mieux faire conriaître. En octobre 
1985, la bibliorhèque es[ à nouveau relocalisée dans iin 
local plus grand du cenrre c o r n m u n ~ ~ i r a i r e  alors q u e  
jeannene, Iaurette et Danielle Ouinier reçoivent les félicita- 
tions des autorités municipales pour leur mention d'honneiir 
obtenue dans  toutes les Laurentides en  raison de la 
meilleure performance chez les bibliotheques desservant 
moins de mille citoyens. L'endroit est rapidement devenu u n  
rrésor. cult~irel pour toute la cominunaucé, paiir les plus 
jeunes comme pour les adultes. Les alionnés y trouvent 
toutes les nouveaiités littéraires dorit les romans cle l'écrivain 
Francine Ouelletre q-iii, ayant vécu une !:rancie partie cle sa 
jeunesse à L a c - d u - C e r f .  s ' inspirera de ses souvenirs 
d'enfance pour recréer les personnages de son best-sealer 
<.Au nom di1 père et dii fils,. qui  sera porré 5 l'écran. Le son 
réservé aux amérindiens et l'autorité absolue du curé sont 
pliis qu'imaginaires poiir elle et le docteur Lafrenière du 
roman n'est-il pas né clu souvenir du doc~ecir Désire EIie de 
Val-Barrette qui  visitait les familles e n  traîneau à chien 
duranr I'hiverT 

l'histoire et le patrimoine 
L'histoire cle Lac-du-Cerf est faite de Iîeaucoup de siieurs et 
c'est dans cet esprit d'atr.acl~criient nux premières familles 
pionnières qui onr  laissé rellernent d'el1.e~-rnêmes dans ce 
canton qu'un groiipe de six adolescents rencontrent 
~'A.F.É.A.S., le curé Albert Plourde, le club des Loisirs et le 
conseil municipal en janvier 1975 afin d'oRtenir leur appui 

« d u  jzum 
8 8 ~  p è ~ e  PI 8 8 ~  aib )) 
a Le doaeur Eiie qui visitait ses patients en 
troîneou 8 chiens m'a inspiré pour créer le 
dodeur Lohenière ... te ruré de mon en- 
fance reprérenioit l'autorité obsoiue. 
C'étoit une époque ou on inculquait une 
religion de peur; peur de mourir ei d'oller 
en enfer ... x 

Frinilni Ouillilti 1991 



cr On y fêtait le soi~onte-quinuime onni- 
versoire de Io venue des premiers arri- 
vanls. Avec ce dynamisme propre oux 
citoyens de cette lotalité, un cornil6 baptisé 
r La Mémoire du Temps r s'est chargé 
d'élaborer diverses adivitis pour (et an- 
niversaire. Une exposition de phoios 
anciennes fut prhsenfée oinsi qu'un mini- 
musée d'objets usuels d'autrefois. De plus, 
l e  (omiié a réalise une rosseite vidéo, 
intitulée c La Mémoire du Temps i, regrou- 
pant des fémoignages de Io munkipolitb. B 

IlmihaIfe Diblolr 1992 

à la mise siir pied du projet l,Racontez-nous grand-mèrelt. 
Forts de ces appuis, Brigitte Émard, Paulinc er Danielle 
Ouirnet, Sylvain, Céline et Lévis Boismenu entreprennent 
alors de recueil1 ir souvenirs, écrits et photogta-phieç des 
anciens avec l'aide du club de l'Âge d'Or né trois ans plus 
tôt. Basé  principalement su r  l'histoire orille, le projet 
peinict cle reciicillir et publier de beaux souvenirs et de 
nornbreiises photographies dans un cahier de qciarre-vingt- 
doiize pages. Le cahier est enrichi de la liste des baptêmes, 
mariagtis er sépuIti.ii~cs de la paroisse. 

Cet intérêt du pr.rrimoine est aussi à la base de la t o p e  
nymie de la municjpalité alors que I'adininistration Émard se  
fait un dcvciir de perpétuer le souvenir des anciens clans le 
choix des noms de rues, chemins et lieux publiques. La 
toponymie devient ainsi iin apporr importanr à la connais- 
sance de l'histoire d e  Lac-du-Cerf. Depuis les monts Limoges 
et Alexis jiisqu'à I ; I  terrasse monseigneur Limoges et au 
centre civique Raymond-Cliarbonneau en passanl par les 
rues et les chemins Boisnienu, Bondii, Charbonne;iu, 
Dicaire, Duffy ,  D u m o u c h e l ,  Éniard, Fil ion,  Gareau ,  
Gaudreaulr, Léonard, Maillé, Ouimet, Saint-Louis, Valiquette 
et ïïfesrer, toiis ces noms rappellent le souvenir de person- 
nages ou de familles qui ont forgé le destin de Lic-du-Cerf. 

La conscrvarion du par r in~o in~  o ~ i l  est aussi à l'origine du 
projet <<La méinoirc du tempslb lancé lors d'un souper du 
clulri de l'Âge d'Or en janvier 1989. Georgette Dicaire à la 
présidence du comité, Béa~rice Saint-Lociis, C111.istiane Maillé, 
Henriette Léonard, Réjeanne Blanchard, Bernard Émard et 
Hugues Roy s'engagent alors dans le travail de recherche 
subventionné par le ministère des Affaires culturelles du  
Québec, la corporation   nu ni ci pale, I~A.F .É .A . s . ,  le clcib des 
Loisirs, la fabrique Notre-Dame-de-Loiirdes et de la caisse 
populaire de Saint-Gérard de Kiamika. Après cueillette de 
photographies anciennes, cent vingr d 'entre elles sont 
rerenues pour reproduction et agmndiçsemetit au dépar- 
tement de photogmphie du CEGEP d'Ahiinçic et montées 
ensiiite pour exposition dans la grande salle du centre 
comrniinautairc. Parallèlement à ce travail o ù  Léonard 
hfoncaine du C.L.S.C. agit cornine personne-ressoiirce, une 
cassettc audio-visuelle réalisée par l ' équ ipe  d 'André 
Kavai-iagh du canal cornmunautaire C.L.S.C. de Mont-hurier, 



est laricée e n  iiiai 1991 polir souligner le cinquantième 
anniversaire de la paroisse er le trenct:-cinquiéme de la 
municipalité. Une inréressanre exposition de vêtements et 
d'objets liturgiqiies et ilne rnesse en latin chantée par le cure 
Alain Morin soulignent aussi ce double anniversaire. A 
cornprer de  janvier 1992, les souvenirs oraux d e  plus de 
qiiat.re-vingt familles recueillies sur cassettes par Georgette 
Dicaire, Béatrice Saint-Louis et Christiarie klaillé serviront 
d'assises à la rechercl-ie de l'historien Luc Coursol de  Monc- 
Laurier pour la réalisation d'un volume de trois cent vingt 
pages narrant l'histoire de Lac-du-Cerf. 

Le projet -L,T mémoire du temps)l amène aussi !a mise en 
place d 'un petit musée dans le I~al l  d'entrée dci centre 
communautaire où l'administration Gciinard fait monter une 
grande armoire vitrée pour écaler de beaux objets de verre, 
nîktal, bois ou porcelaine qui rendent hommage au travail 
et a u  génie cles familles pionnières. Ce cachet l~iscorique est 
aussi niis e n  valeur e n  1989 avec la reconsrriiction du 
premier chantier de Jusepli et Georgiana. Boistnenu dans le 
beau senrier écologique .#Le Petit Castor. et avec celle de 
leur ancien fumoir à viande dans le parc niunicipal entouré 
d'une jolie clôrure de perches en face du cenrre comniii- 
nauraire. 
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LES RTTRAITS TOURISTIOUES 



$7 a natiire a éré exceprionnellement prodigue à Lac- 
L 
\! 

du-Cerf Avec la longue rivière du Lièvre qui 
coule paisiblement dans la vallée à l'ouest, ses 
ondoyr-inîes et mystérieuses montagnes recou- 
vertes d 'une forêt superbe, ses beaux lacs aux u' plages sablonneuses, le canton Dudley est un des 

joyaux touristiqiies du Québec. Partout, espaces blezis er 
espaces verts s'enlacent pour offrir des paysages splendides 
que la magie des saisons transforme e n  innombrables 
souvenirs La naiure sauvage, l'air pur, les effets de la forêt 

@/~n coird e?2c/Znm!b~t~ ombragée et humide qui produi~ une nùondanre vie fau- 

K La région de Lot-du-Cerf s'avdn un des 
toins les plus enthunteun du Québec. Le 
petit village, où vivent des gens tranquilles 
ei paisibles, ou bord d'un lot immense 
rompe dans de maieshieuses montajnes, 
se rbvéle des plus pittoresques. En plus de 
la  chaleureuse hospiialité des villog~is ei 
du caradere typiquement thampiire du 
coquet hameau, bien d'outres ogreables 
surprises vous ottendent n 

M. Nbdla-Nard 1172 

nique, les pins gigantesques, la fraîcheur des lacs et des bois 
e n  étk, les hérons, les hiiards qui mêlent leurs plaintes 
lugubres aux songes des dormeurs, les paysages aurornriaux 
spectaculaires de couleur, les panoramas uniclues de l'hiver, 
le sourire de  la population ne manquent pas de charmer et 
d'émerveiller pêcheurs et chasseurs à la recherche des plus 
belles prises, citadins amants de la faune et de la flore i la 
recherche du calme et du repos, promenecirs du dimanche, 
arnaieurs de vClos et de randonnées pédestres, chasseurs 
d'images et motoneigistes. 

Lac-du-Cerf porte bien son nom et s'il est fréquent d'y 
être surpris par la fuite d'un lièvre ou  l'envolée loiircle et 
bruyante cl'une perdrix, les plus beaux monients demecireni 
l'observarion des cerfs de V i r g i n i e  qui sont innombrables en  
raison des grancles pruchières où ils trouvent une noiirrinire 
abondante et des conditions hivernales rnoins rigoureuses. 
Durant ces mois, ils sont partour dans le village, dans les 
rues conime a u x  abords des n ~ a i s o n s  o ù  les résidents 
doivent recouvrir leurs liaies de cèdre pour eviter qu'elles 
soient livrées à leur appétit. Au primemps, ils quittent le 



Claude Gauthier, un v l l l ~ a t e u r  
heureux sur son catamaran à 
lacdu-Cerf. 

village et leurs sous-bois de l'hiver poiir aller broiiter les 
nouvelles pousses le long de la roure 311 qu i  conduit à 
Notre-Dame-de-Pontmain et Saint-Gérard de !Siamika. 

C o n n u  inrerr ia t ionalement  coinme lin paradis  o ù  
pêcheurs er chasseiirs vivent des moinents inoubliables 
grâce a l'accueil sympathique des pourvoyeurs et a u  
professiorialisine des guides qui  leur permettent d'en 
rapponer brochets, truites, maskinangés, ouatianicl~es, achi- 
gans, perdrix, chevreciils et ours noirs, Lac-du-Cerf s'affirme 
également cornine une destination unique pour les familles 
de villégiateurs en chalets locatifs ou en camping. Si les 
grands lacs du canton offrent la possibilitk de pnitiqiier 
toutes les activités aquatiques,  le village lui-inême rie 
manque pas de charme avec sa jolie église ouverte aux 
visiteurs, ses grortes de la Vierge dans les collines voisines 
qui rappellent l'époque des pelerinages d'autrefois, son quai 
public où vont et viennent eriibarcations, pêcheurs, ciirieux 
ou ainoureus, sa roponymie soignée inspiree cle l'histoire et 
de la géographie locale, son perir cirnetiére ail joli portail de 
fer forgé, ses ferines laitiéres bien entretenues et son 
originale ferme d'élevage cle sangliers, ses grands potagers 

ir La munidpolité de Lot-du-Cerf est reron- 
nue pour Io mognifitente de ses poysoges. 
Le senfier étologiquq ler sentiers de ran- 
donnée et  les parcs munitipoux vous ihor- 
rneront. L'endroit esi le lieu de prédileciion 
pour la rhasre et la pêche: ouanoniche, 
ioulodi, rnouthetb, ochigon, brochai, mor- 
kinonge et doré. n 

C I D t l  1989 



a Face au mont Limoger et s'ouvrant sur 
Io plus grande Btendue d'eau du lac du 
Cerf, Io rive ouest de la pointe des Pins 
Rouges est tonsliluée de plus de sepl 
ploges sablonneuses et sauvagas, toutes 
plus belles 1s unes que les ouires. 
Dans l'eau, le sol est aursi sablonneux et 
la pente es! Ir& peu artenluée. Ce sont 
des conditions idbales pour /O noiation et 
la voile. Cetie baie est oussi reconnue 
pour Io pêche a la truite grise et à Io 
ouanonide, le priniemps venu. ce site est 
complètement boisé de magnifiques pins 
rouges el le terrain devont les plages est 
absotment plat. Un espate dhboisii existe 
présentement (à ou se trouvait il y a quel- 
ques années l'antienne résidence d'éri! de 
Mgr Limoges, alors Bvêque de Mont- 
Laurier. lei endroit est selon notre ovis le 
plus beou site des taorenfides pour établir 
une base de plein air, le loc du Cerf étant 
lui-mime considéré pur plusieurs comme 
un des plus beaux du Qubbet. ji 

Jaqwi Lbanard 1972 

La pointe du q d  pubUc au nord 
du grand lac du Cerf. 

fleuris, son parc d'amusement avec jeux pour enfants, 
terr.;iin cle balle et tennis, son musée de photographies et 
d'objets anciens ail centre co~nr~~~in:c~iIaire, son kiosque 
d'artisanat où de g e n r i l l e s  dames informent les visiteurs sur  
le sentier écologique du Petit Castor, le mont Limoges et la 
riviere souterraine. 

La jolie grorte dc Notre-Danede-lourdes dans la coiline i I'est de 
l'&lise parokslalc. 



l e  sentier écologipue 
En janvier 1976, relançant le projet amorcé par l'équipe 
d'Écologie sociale de lieté 1972, l'administration Érnard 
obtient du ministère des Terres et forétç le bail du territoie 
longeant le ruisseau qui descend du lac Croche entre deux 
spec~aculaires versants pour se jeter dans la baie Lefebvre 
du grand lac du Cerf et au cours des é t b  s~ibséqiients, un 
groupe de  travailleurs oeuvrent à y ainénager un  remar- 
quable sentier écologique grâce à des projets d'emplois des 
gouvernernenrs di1 Québec et di1 Canada. Avec un grand 
souci de réaliser u n  bel ensemble tout e n  y prkservant 
I'environne~nent, le contremaitre Yvon Gareau dirige le 
groupe qui doit faire le travail à la main sans macllinerie ni 
chevaux. Sans mot dire, Robert Beauclry, Joseph Boismenu, 
Edouard Clurbonneau, Hormidas Robert, Normand Oiiimer, 
Étienne er Marc grnard, Alcléi,  Clénient, fimile, Gilbert, 
Jacques et Léon Léonard travaillent à neltoyer le niisseau 
dans la boue, à défaire les barrages de castor, à ériger 
escaliers er rampes, à constmire abris et tables de  pique- 
nique sans abîmer les arbres et en y conservant le site le 
plus naairel possible. Le tour de force sera re~issi. Avec les 
cèdres croches récupérés sur le site, s'inspirant de  l'ancien 
petit pont de bois érigé par Cl-iarles Grenier a Notre-Darne- 
de-Pontinain, Yvon Gareau e t  Aldei Léonard y font 
construire de solides ponts de bojs fort joliment baptisés 
ponts des Romances, des Pionniers, des Soiivenirs, des 
Merveilles, des Secrets, du Silence, des Désirs et  des  
Retrouvailles par le maire Bernard Érnard. 

Après deux étEs, le sentier aménagé atteint déjà la 
superbe cascade descenclant de la montagne qui donne tant 
de c h a r m e  à l'ensemble. Avec les années le travail se 
poursuit le long du ruisseau où les indications des jolis 
présentoirs font connaîrre vinaigriers, catherinette, que- 
nouilles, foug&res, impatientes du cap, iris versicolores, 
ronce odorantes, clintonie boréale, salsépareille, petits 
prêcheurs, savoyane. oxalides cle montagne, actées rouges 
er viornes à feuilles d'aulne. S'anêlant ici et là le long du 
r u i s s e a u  véritablemenc cristalin pour observer le cliantie~ de 
bois rond, une toiture e n  auge, des arbres sur  la pointe des 
pieds, loupes, gelivures, châblis, I'acuon di1 gel et du dégel 

sentiet 
éculug iqure 
n Le sentiu étologique du Creek (roche, 
d'une longueur d'un mille, mène à une 
merveilleuse chute de 200 a 300 pieds de 
longueur ei d'un angle de 4 5 0  à flanc de 
monlogne. Ce sentier est réalis8 en juin 
dons des conditions pénibles. Mois le 
temps et liathornement tonrotrés à 50 

réalisation ne sont pus vains, puisque te  

sentier devient un loboratoire idéal pour 
l'élude der arbres et des champignons. 
Cetie rbursiie est due aussi à I'oppui de 
ragent de ronservotion I ~ a l .  a 

Jaiquis Lbonard 1971 

n Par le biais de proists, on O omhnogb le 
site situe au m u r  des bois prhr de la 
muniripaliié de 1at.d~-Cerf. les  noms de 
difibrenier espèces de Io flore son1 instriis 
pour renseigner le vkiteur. De iolis ponts 
de bois sont aménngés pour permetire le 
passage au-dessus des diffbrenis cours 
d'eau qui  mèneni aux chutes. Sur le 
dessur de Io montagne, une mognifique 
vue vous attend. C'esi vroirnent la nature 
dans loute sa splendeur. ~i 

Lynn Phineuf 1984 
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sur les rochers, le promeneur apprend à reconnaltre ormes, 
frênes, bouleaux blancs et houleaux jaunes, sapins baumier, 
tilleiils, hêtres, pruches. epinertes blanches, cèdres, érables 
cle Pennsylvanie, pins blancs et pins rouges. Aux portes de 
l'Enfer où les charretiers descendaienr dangereusement 
leurs charges (le billots autrefois, le ruisseaii tombe et se 
glisse superbement entre de grancles parois rocheuses. Au 
rctoiir par la montagne du versant esr, le sentier conduit au 
belvédère érigé par l'équipe d'Orient  maille à 1 000 pieds 
(320 mètres) sur la moncagrie. L'endroir offre une vue 
saisissante sur les Laurentides environnantes, depuis la 
grande montagne du Iiiirhle au nord ouest de Mont-Laurier 
jusqu'à la baie Lefebvre d u  grand lac du Cerf. L'observateur 
y découvre aussi le clocher de l'église de hc-des-iles et les 
installations minières de l'entreprise Stramine à l'ouest du 
Wa ba ssee. 

Les rnilljerç de viçireurs des saisons estivales et autorn- 
nales s'entendront rapidement pour affirmer que le sentier 
du Pecit castor à Lac-du-Cerf esc le plus beau di1 Quebec. 

Le mont limoges 
Haute de 1 350 pieds (415 mètres) et couirrant une siiper- 
ficie de  6 milles (10 kilomèrses) carrés entre les deux lacs du 
Cerf, l'ancienne grande montagne Seclie consticue Egale- 
melit un  attrait touristique d'irnporrance. Rebaptisée mont 
Limoges en 1965 à la demande l'Origène Marre1 pour 
rendre hoinmage à l'évêque de Mont-Laurier qui vienr de 
mourir, la grande montagne atteint la renommée régionale à 
l'hiver 1967 à l'occasion di1 carnaval des Gais Lurons qui 
regroupent plusieurs munjcipalites de la Haute-Lièvre. Un 
groupe de motoneigistes grimpeni alors jusqu'au sommet 
par un  sentier ouven par l'équipe cl'tiormidas Roben pour y 
dévoiler une plaque cornméinararive. y hisser le drapeau 
fleurdelysé et chanter le O Canada à l'occasion di] cente- 
naire de la confédération canadienne. L'kvériernent constitue 
le premier geste de rnise en valeur du mont. Depuis le som- 
met qui domine toute la région, ces premiers braves décou- 
vrent la superbe Mie panoramiqiie sur  les montagnes ennei- 
gées des cantons Wihssee, Boud-iillier, Kiamika et Rivard. 



<I L'ottaihemeni visionnaire d'Origène 
Martel ne peut pos être une faillite. Avec 
Io prsistonre de Georgetie Diraire, il veut 
Io rontinuité du proie1 d'actes au mont 
timogits, pour le plus grand bien de Io 
communauté. Aujourd'hui, il s'inierroge 
avec d'autres du milieu tels les Dimire, ler 
Goreou, les Boismenu, tes Léonard, les 
Caron, les Wesîer, les MaiHé, les Bondu, les 
Gougeon, les leoudry, les Valiquette, las 
Duffv, les Charbonneau et rombien d'au- 
trer qui a souviennent. Les promoteurs de 
la première heure ont-ils vieilli trop vie? 
Au murs des dix dernières annh,  I'odmi- 
nistration Emord nous a donné le seniier 
écolo~ique, joyau du grand loc du Cerf et 
aîimction tourisîique rolassole. L'adminis- 
trotion Guinord nous donnera-i-alle orcès 
Q la perle du petit Iuc du Cerf? 

~aul-kmlli Naud 1917 

Au cours des années  subséquentes,  Origène Martel 
profite de tci~iiés les occasions pour fiire avaticer son projei 
de mise en  valeur de la montagne, posant divers jalons afin 
que la flamme ne s'éteigne pas. I I  fait les études, dresse le 
plan dcri lieux, le tracé des sentiers et conçoit une kbauche 
globale .  O p i n i i t r e ,  i l  présente s o n  idée comme u n e  
réalisation sociale qu i  apportera des retoinbkes écono- 
miqiies à toute la cornmiinauté, ralliant ~aul-Érnile Kaud et 
Georgetce Dicaire à sa cause. Après l'amélioration du sentier 
grâce aci travail de l'équipe d'Écologie sociale de I'érk 1972, 
la décennie 1980 marque l'aboutissement du projet avec, en 
premier lieu, la mise e n  place d 'une grande pierre d e  
granite rose indiquant le nom de la montagne à l'entrée d u  
senrier de l'Érablière qiii condtiit au sommet depuis la rive 
est du petit lac du Cerf. En 1987, la formation d u  groupe 
Les Amis d u  niont Limoges > h l  avec Georgerte Dicaire, 

Jeannine Guinard, Gaston Gareau, Robert Beauclry, Nicole 
Sarrasin entourant Gerard Boismenu à la présidence, lui 
donne de plus solicles assisses encore. Avec l'appui de 
l'administration Guinard et celui du ministére des Res- 
sources et énergies, le groupe obtient le droit d'unlisarion de 
route la presqu'île pour  la corporation municipale. En  
ocrobre de la même année, au moment où les forêcs sont les 
plus belles, le groupe se rend au somniet, y rnarchant de 
long e n  large â f i i ~  cle repSrer les é léments  les plus 
intéressants à mettre en valeur. Dès lors, iine affiche, annon- 
çant le site et rendant hoinmage à Origène Martel, est posée 
alors qu'Yvon Garerici, Rokn Beaudry et Jean-Luc Léonard 
entreprennent le défrichage, I'épierrage d 'un  noiiveau 
sentier qui donne accès au mont à partir de 13 baie Laplante 
du pet i t  lac du Cerf. Le défi rirelevé, le re1;iis du Toit bleii 
érigé sur le sommet nord-est par l'équipe dryvon Léonard 
offre iine n i e  superbe, depuis la mystérieuse montagne du 
Diable jusqu'aux cleiix lacs du Cerf revèlant la baie Lefebvre, 
la pointe des Pins Rouges, la plage à Monseigneur, la baie 
des Scouts, les îles Masson, Grignon, Adam er Ève clu grand 
lac ainsi q u e  les baies Faubcrt, Boismenu et l'île des 
Pionniers clu petit lac. Depuis le belvédère cles Falaises situé 
plus à l'cst ;i plus de 600 pieds (200 ~nèues) du lac, la vue 
panoramique offre les baies à Jim, de l 'A ig le ,  de Sable et 
Saint-Germain.  la montagne  de la Tuque  et les î les 



Bessonrie. à Scott, aux Mouenes, Églantine, des Draveurs et 
des Rescapés. Un troisième belvédére, le Casse-Cou, a u  
sommet nord-ouest, fait découvrir les montagnes d u  canton 
V('3bassee à Notre-Dame-de-Pontma in ainsi que les baies 
Dicaire, de la Décharge, Wester et Laplante du petit lac du 
Cerf. Le  mont Linloges constirne cin remarquable lieu d e  
détenre, de réflexion et de paix. Les forêts aiitomnales y 
sont I'obiet d'un émeweillement inoubliable. 

La splendlde pue off* depuis 
le sommet du mont Ilmoges. 

l a  rivière souterraine 
Sur le site de l'ancienne glissoire à bois où la compagnie 
foresrière Maclaren fit longtemps descendre son bois coupé 
3 l'intérieur du canton Dudley 5 la fin d u  XIXe siècle, la 
rivière souterraine, oii disparaissent les eaux des lacs di] 
Cerf pour réapparaître 900 pieds (300 mètres) plus loin dans 
les reinous de la petite rivière dci Cerf, constitue u n  autre 
attrait touristique exceptionnel qui gagne à êrre connu. 
Cllutant spectaculairement soiis les rochers mousseux qui  
encombrent la décharge du  petit lac, les eaux y ont forn~e 
une lotlgue grone sous la terre avec les siècles. La grotte se 
développe eri plusieurs sections de langueurs variables donr 



A. l'oimerois que Io dhtharge du lac du cerf 
soi1 mieux connue, qu'il y ait un trottoir 
s4curi\oire pour voir entrer l'eau dons lo 
terre, avec un escalier pour aller en bus où 
l'on p8d pither et voir sortir !'MU. II y o 
le sentier Brologique du ( i iè  ert ei il y 
aurait katirnaion de la rivière souterraine 
du cdté ouesi, dons Io continuation des 
mimer eoux qui derrenden! du sentier 
écologique el travenent le gmnd et petii 
loc du Cerf. 8 

GIrnrd t o i i m i i u  1919 

les deux pliis importantes totalisent plus de 900 pieds 
(300 mèues) rle galcrics. L'accés à la première section se fair 
par une  ouverture au  flanc du  talus. Un puits enue les blocs 
de pierre permet d'atteindre une ouverture de 3 X 10 pieds 
(1 X 3 mètres). Cette enrree donne ensuite accès à une 
galerie à fone pente qui mène à la rivière çouterr~ine et à la 
chambre principale d'une longueur de 23 pieds (7 mètres) 
et d'cine largeur de  20 pieds (6 mètres) avec urie hauteur 
qui varje enue 3 et 16 pieds (1 et 5 mètres). L'endroit est 
partiellement occupé par iin lac souterrain. Toiit autour d e  
cette première cliambie de la grotte, de petits passages plus 
011 moins  etroits sont  formés par  des éboulis infran- 
chissables alors que celui à l'extrémité d u  lac donne a c d s  à 
la cleii.\;i.erne chambre q u i  m e s u r e  17 X 10 p i e d s  
(5 X 3 rnCires) sur une tlau~eur de 6 pieds (2 mètres). La 
grotte contient moustiques, araignées, quelques chauve- 
souris, écrevisses, perchaudes et truites mais son accès 
demeure resewé à des spéléologucs initiés e n  raison des 
blocs d'éboulis parfois instables, des zones d'eaux pro- 
fondes et de la fréquence des crues de la rivière souterraine. 

Consciente de l'importance de l'économie touristique qui 
supplante rn:iintenant I'écononiie forestière e t  l'économie 
agricole, la mairesse Jeannine Guinard fait naître Plein air 
Lac-du-Cerr- cn octol~re 1989, une corporation à but tion 
lucratif donc le manda1 est de mieux gérer les artrajts 
touristiques de Lac-du-Cerf pour les années à venir. Elle 
espère ainsi retrouver I'â~ne du projer de la base de plein air 
qu'elle avait projeté de réaliser dix ans  plus tôt à la pointe 
des Pins Rouges avec le désigner Jacques Léonard, I'édu- 
cateur physique Mario Maccabé, le curé Réal Foumel et le 
pourvoyeur Lévis Boismenu. 



ANNEXEÇ 
LES MAIAEÇ OE LAC-OU-CERF 

LES CUAÉS OE NOTAE-DAME-OE-LOURUES 

LE5 PAÉÇIOENTÇ OE LA COMMIÇÇION ÇCOLRIRE 





LES MAIRES O€ LAC-OU-CERF 
IA MUNTC~PAIJTÉ DE WABASSEE 
DUDLEY-BOUTHILLIER 
(NOTRE-DAME-DE-PON-) 
1895-1898 Uil1i:irii Pilote 
1898-1 899 Gilbert Caron 
1899-1 903 David Pilote 
1902-1916 William Pilote 
1316 J :  i.-~,pl-i Bonclil 
1917-1919 Anroine Caron 
192 9- 1 92 1 Joseph Bondu 
1921 É~ii i le  Caron 
1922-1926 Jo.xb;.?h Bondu 
1926- 1933 Zéphir Chénier 
1933-1941 Georges La roche 
194 1-1947 Horrilidas Bonclu 
1947-1949 SylvioFauhen 
1949-1955 Horoiidas Bondu 

L4 MUNTCLPALITG DE LA PARTIE NORD-EST 
DE WABASSEE-DUDLEY-BOUTHELIER 
(LAC-DES-bxs) 
1916-1930 David I3ilote 
1330-1934 Josepl-i I,éveill6 
1 934- 1942 Elpl-iege Chasles 
1942-1950 Joseph Pilote 
1950-1 9 54 Orner Pelneault 
1954-2955 Ariste BoutIlillier 

LA M U N I C W ~  DE LAC-DU-CERF 
1355-1957 Josepll Boismerlu 
2957- 1959 Patrice Bondu 
1959-1961 joseph Boisnienu 
1961-1963 Gér:ild Ouimet 
1363-196 j I-lenri Filion 
1065- 197 1 Gérard Boismenu 
1971-2973 Raymond Charkonr~eau 
1973-1975 Mario Bondu 
1975-1985 Bernard Érnarci 
198 3-1991 Jeannine Guin:ird 
1991- Bernard Érnard 





L E S  PRÉÇIOENTÇ OE LA COMMISSION S C O l R I A E  
Rosario Wester 
Augiiste Désormeaux 
Patrick Duffy 
I-ieni-i Filion 
Gérard Boismenci 
Julien Constantine:iii 
Alhéria Léc iri:i 

Bernard Érnarcl 
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