


Mon cher Luc, 
Tu me fais beaucoup d'honneur en me demandant d'écrire cette préface. Trop d'honneur! Cela 

m'intimide un peu, je dois dire ... Pour calmer ma crainte, tu m'avoues en toute franchise et simplicité, et 
cela est bien dans ta nature d'historien, que tu aurais aimé confier cette tache au regrettéchanoine Poulin. 
Alors, je sais maintenant que)'occupe une "place réservée" et pas n'importe laquelle: celle d'un homme qui, 
en plus de partager ta passion pour l'histoire des cantons du nord, avait ce qu'on appelle "une belle 
écriture". 

Confidence pour confidence, i l  me faut t'avouer que je n'aime pas beaucoup les préfaces: il m'arrive 
rarement d'en lire une. N'étant probablement pas seul dans ce cas, certains lecteurs et lectrices ne me 
suivront même pas jusqu'ici. Mais "pas d'offense": ma prose n'est rien en comparaison des textes qui les 
attendent au delà de la présente page. C'est là qu'ils feront connaissance avec toi, leur guide, par la lecture 
d'un avant-propos émouvant de v&rit4 et d'émotion. Et puis, débutera la belle et noble histoire vraie - la 
nôtre! - bien écrite, abondamment illuçtr4e, dont tu nous tais cadeau si généreusement.. . Gknéreusement, 
parce qu'enfin, Luc, rien ne t'obligeait A t'astreindre, pendant quinze ans, Alaréalisation d'une oeuvre aussi 
colossale, en solitaire, et surtout sans appui financier. Rien, sinon la grande amitié qui te lie aux hommeset 
femmes du passk, encore si vivants pour toi, qu'il t'arrive peut-&ire de les revoir de tempsdautre, d'un côté 
ou de l'autre de la riviére. 

Qui peut savoir le nombre d'heures que tu as passées fouiller les archives à Ortawa et A Montréal ou la 
quantité de vieux journaux, revues, régistres de presbytére que tu as dO examiner minutieusement au fil de 
tant d'années. Combien de lettres intimes o u  d'affaires, factures, contrats de vente, procbs-verbaux, as-tu 
lus, relus, classiiiés? Combien de soirées as-tu passées en compagnie des anciens, attentif A "leurs 
discours" et même A leur silence quand de temps en temps le coeur se souvient trop ... Et ce long travail 
d'écriture, a construire des phrases claires bpousant fidèlement les événements ... Au prix de quel effort y 
es-tu arrivé? 

II t'a fallu sacrifier en grande partie tes loisirs, ta vie familiale et sociale, ta santé, mgme, ces derniers 
temps, dans ta hâte de publier le second tome de ton oeuvre. Exploit qui s'avhe malheureusement 
impossible, mais selon le diction à l'impossible nul n'est tenu. C'est d4jA beau, pour le moment, de nous 
ouvrir à demi les portes de ta mémoire. Nous aurons ainsi tout le temps voulu pour bien faire connaissance 
avec tes vieux amis, Solime, Louis-Norbert et tant d'autres! Hommes, femmes, enfants, endimanchés dans 
ce beau livre, "fait au pays" minutieusement, amoureusement, comme le bon pain de ton père, le 
boulanger. 

Roger Langevin 



A VANT-PROPOS 
Écrire l'histoire de la vile où je suis né et où j'ai toujours 

vécu, est un projet que je caresse depuis lontemps. Mais le 
travail d'historien est rempli d'embûches et la reconstifution 
du passé d'une petite patrie que l'on aime est un défi de taille. 
Je me sens un peu comme le grimpeur au pied d'une haute 
montagne: la montée sera vertigineuse e f  astreignanle 
parfois, mais toujours fascinante et chargée de nombreux 
défis. 

Suis-je historien? Je le crois. 
Suis-je écrivain? 
Avant fou f ,  j'ai u o u l ~  rendre hommage à tous ceux, 

femmes, enfants, hommes, dont les noms resteront dans 
l'ombre de cette histoire mais, qui, pour moi, sont tous les 
indispensables maillons d'une chaine qui atleinf maintenant 
cent ans. Et la lecture que vous ferez de mon travail ajoutera 
un autre maillon d cetfe chaine sans fin. 

A bien des égards, je suis resfé un petit garçon, alors 
j'espére que Luce Charbonneau, cette première institutrice 
qui m'apprit écriture et lecture, que Marie-Paule Corbei!. 
cet fe  autre qui corrigea patiemment mes dictées, que Gilles 
Chagnon qui m'apprit à bien analyser mes phrases, seront 
jiers de moi. 

Je me souviens ... 
Encore enfant, j'était fortement impressionnd par tous ces 

récifs, Iégendaires ou véridiques, de ces vieillards que l'on 
écoutait, jasant, 6 la boulangerie pafernelle, d la boutique du 
jorgeron Larose ou au magasin-général J.-H. Moquin. On y 
parlaif du "rapide de I'OrignaïJ, "de la c6fe  du  ponfJ', "du 
chemin du  portage", 'Yu chemin de la scie ronde ... ". 

Comment vivre vingt ans sur la rue du Portage, où la 
mystérieuse maison Alix est toujours présente au bout de 
la rue, sans &tre marqué par tout le passé, toute l'histoire du  
Rapide-de-l'orignal? 

Je me souviens ... 
De cette enfance passée enfre les rheries, les jeux, les 

amitiés. Pour moi, et pour d'autres qui le diront ou I'écrironf 



différemment, le modesle quarfier du Rapide étaif fout un 
univers en soi. Et les querelles du matin auec les Sabourin, les 
Lamarche ou les Pagé, se terminaient en promesse d'amitié 
éternelle à l'heure du souper. El tout ce petif monde, canaille, 
étaif bien fier de régler querelle avec les intrus venus d u  Haut 
ou du Bas-du-Village, en criant, pour clore la chicane, que 
nous habitions la plus ancienne rue du village. 

Je me souviens ... 
Et ce soir, à quelques heures de ce nouvel an 1985, me voila 

devant une page blanche en train d'écrire tout ça. Tous ces 
moments sont encore tellement présents en moi. Tout est 
silencieux dans la maison, sauj l'horloge, qui égrenne les 
derniares heures de l'année, et je me prends à rêver 8 fous 
ces amis d'enbnce que la vie emporte. 

Je n'ai rien oublié: du  laborieux Jean-Marie Boivin, qui 
arrivait au travail, chez-nous, aux petites heures du  matin 
jusqu'b Bruno Aubry, l'impressionnant chef de police qui 
passait ù pied, devant la maison, et les taquineries d'Anatole 
Plante et Zotique Lauzon. 

Je me souviens ... 
De mes frères et soeurs, ceux de mon âge, que l'on taquine 

ioujours trop, jusqu'aux larmes; de mes frères et soeurs ainés 
qui nous traçaient déjd le chemin de la vie. J'ui belle 
souvenance aussi d'une mère aimante et travailleuse. Je 
vous ai fous tant aimé. Ef  lui, grand, silencieux, fravailleur, 
qui m'emmenait Cr ses côtés, par les routes poussièreuses de 
juillet, par le venf et le froid de février. A demi gelé, dans le 
camion "d pain': je le revois, enjambant les bancs de neige de 
Val-Limoges, afin d'apporter sa "brasséeJ' de pain au dernier 
colon d u  rang. Je l'ai tant aimé, tant admiré! Je n'oublie rien, 
n'ayez crainte! Et l'espère être un jour Cr sa mesure, être un 
/ils digne de lui. 

Je me souviens ... 
De ces années d'éfudes au Séminaire Saint-Joseph, sur la 

colline Alix, derrière chez nous. L'endroit aura donc été le 
cadre de toute ma vie jusqu'ici, travail, études, amifiés ... On 
besognait fort, il jaut le dire, en apprenant le souci du travail 
bien fait avec le "vingf fois sur le métier, remettez votre 
ouvrage". Je n'oublie rien de la qualité d e  l'enseignement 
reçu et des judicieux conseils de l'abbé Jean-Paul Poulin, 
m'indiquant la route à suivre pour réussir des études 
universitaires en hiç toire. 



Je me souviens aussi ... 
Du moment OU il m'a Jallu briser ce cadre et quitter la rue 

du Portage, le Séminaire, les amitiés, les amours pour aller 
poursuiure mes études pendant quelques années, à l'ombre 
du Mont-Royal. Et maintenant, je sais que mon projet d'écrire 
I'hisfoire de ma ville est né de cet éloignement de chez moi. 
Avant de partir pour la grande ville, mon p&re, brisant l'un de 
ses longs silences, avait laissé tomber, d mon intention sans 
doute: 'l'absence et I'éloignement sont comme le vent, qui 
éteint les feux de chandelles, mais attise les feux de forêts". 

Je suis parti, la rue du Portage me manqua beaucoup, je 
me suis souvenu et je suis revenu. 

Et maintenant, la nuit est tombée sur la ville que j'aime, et les 
miens se sont endormis autour de moi. Les rêveries m'ont ir 
nouveau arraché O ma page. Mais il fauf y revenir, faire un 
triage judicieux a travers toutes ces noies, définir l'originalité 
de cette ville, en faire connaître les principaux événements. 

"Dem'ere deux grands boeufs ou deux lourds percherons, 
I'homme marche courbé dans le pré solitaire 
ses poignets musculeux, rivés aux mancherons 
de la charrue ouvrant le ventre de la ferre" 

William Chapmon 

L'écrivain serait-il semblable d ce laboureur: patience, 
recommencement, fenacité, solitude, seraient donc 
nécessaires? II me Jauf donc tracer ces sillons qui me Jivren t 
de plus en plus, car, en me lisant, vous me découvrez un peu 
plus. Je connais plusieurs de mes éIéues qui seront heureux 
d e  percer enfin ma timidité légendaire. 

Le vent s'est levé dans la nuit et l'on peut main tenant sentir 
un long souffle froid qui vient de la rivière du Lièvre, éternel 
témoin de toute notre histoire. 

Je me souviens aussi de ces reproches que l'on mefaisait 
de faire les recherches sans jamais publier; on aurait voulu 
me lire plus tôt. C'est tout àfaif normal, depuis le temps que 
l'ouvrage est sur ma fable de fravail. Mais j'uvais, et j'ai 
encore la réponse d ces reproches: où trouver le fernps de 
rédiger un volume d'histoire touf en accornpIissant 
efficacement mon travail d'enseignement? Pour être heureux 
dans le monde de l'enseignement, il faut s'y donner tout 



entier, en y laissant souvent le meilleur d e  soi-même. C'est ce 
que jJai toujours lait et tous ceux et celles qui m'ont faif 
reproche de ne pas publier plus tôt devront maintenant 
s'excuser en me lisanf jusqu'au bout. 

Je suis enseignant, donc: heureux, amusé, parjois déçu, 
toujours amoureux. 

II m'a donc fallu mener ces deux fâches de front: 
enseiqnemenf et recherche historique. Et tous ces éIèues 
dont j'ai tant appris, le temps trop court d'une année ou deux, 
comprendront peut-&tre mieux maintenant certains de mes 
sourires un peu fatigués, certains de mes silences. J'ai bonne 
mémoire, je n'oublie pas et je me dois de leur dire que leur 
lenacité a réussir m'a souuenl inspiré et me ramenait à ma 
fable de travail: il me fallait quitter ce présent toujours si 
intense dans l'enseignement pour décrire les événements du 
passd. 

La montagne était toujours Id, bien haute, bien abrupte, 
mais comme eux tous, je m'étais donné un but, il me fallait 
l'atteindre. Ef ... nous avons toujours un pays 6 bâtir, ne 
I'oublions pas. 

Suis-je écrivain ? 
Je vous ofie le jruif de mes recherches et ma meilleure 

plume. Je veux que l'on se souvienne, que l'on aime l'histoire 
de Mont-Laurier. Je ne crois pas faire fausse route en 
développant ura sentiment de fierté et d'appartenance. 
L'histoire est un oufil essentiel pour bien analyser le présent 
ef faire une meilleure planification du  futur .  

L'histoire est certes faite de débats, de batailles humaines, 
de défis, de corvées, mais elle est faite du sourire d'un enfant, 
de l'angoisse de la jeune mère d I'accouchement, des pleurs, 
des rires, du retour des enfants de I'école. L'histoire met en 
lumière des rassemblements humains, heureux ou 
malheureux, mais pourquoi ne pas aussi parler de cette 
poussière ii enlever, de ces carreaux à laver, de ces regards 
tristes et fatigués, de cette recherche d'un emploi, de ces cris 
d'enfants? 

La montagne me semble 6 nouveau bien haute. 

La nuit s'achève. Le premier jour de l'année 1985 va 
bientdt paraître. Je me sens très seul. Ma ville a maintenant 
100 ans. Bonne /$te Mont-Laurier, c'est à ton tour ... 



Aujourd'hui, je vous offre le premier tome de mon travail. 
Cefle première partie vous mènera depuis 1885, ei même 
avant, jusqu'ii la lin des années 1930, années de la Grande 
Dépression. 

Pour diverses considérations, le second tome de mon 
travail paraîtra plus tard et nous conduira jusqu'à l'année 
1985, année du Centenaire. En histoire, ilfaut laisser le temps 
décanter les événements avant de les bien décrire. L'un de 
mes professeurs universitaires rn 'avait un jour fait cette 
remarque: "lorsqu'on écrit, on arrête sa pensée". C'est 
malheureusement vrai et ça explique en partie pourquoi il 
,faut un certain temps pour écrire un volume d'histoire, 
spécialement lorsqu'on est méticuleux et perfectionniste a 
l'excès. 

Je me souviens aussi ... 
De ceux et celles à quije dois des remerciements, une idée, 

un récit, une photographie, un document, un témoignage, 
tout cela venait étofjer mon travail. Remercier tout le monde 
serait impossible, mais permettez-moi de saluer certains qui 
me furent des collaborateurs Q plus d'un titre: le chanoine 
Jean-Paul Poulin, Madame Cécile Reid-Brisebois, Jacques 
Matte, Gervais Dumoulin, Achille Ouellette, Aldéric 
Ouellette, Louis-Pierre Coursol. Et comment remercier la 
Société d'Histoire de la région et le studio de photos 
Boudreault pour la richesse de leurs archives? 

Voile donc mon iravail sur l'histoire de Mont-Laurier. Je 
pense avoir gravi la montagne. Le temps fuit ... toujours trop 
vite! Ces pages sont écrites avec beaucoup d'amour, car 
elles resteront longtemps après moi. 

I l  est un temps pour le silence et pour l'écoute; il est un 
temps pour les sourires et les rayons d e  soleil, mais il est aussi 
un temps pour parler, s'exprimer, dire, écrire, tracer des 
sillons, gravir des montagnes. 

On me permettra d'offrir mon travail comme un geste 
d'amour. 

Je veux d'abord l'offrir d tous ceux et celles qui sont près de 
moi, parce que je les aime! Et aux autres, "pour faire 
connaissance". 

C'est une part de moi-même que vous tenez dans vos mains. 



Prenez-en bien soin ... Je vous souhaite une lecture 
intéressante et agréable et je uous l'offre avec un grand 
sourire et un beau silence ... 

En ce l er janvier de I'année 1985 
année du Centenaire de Mont-Laurier 



"C'était un grand conteur ... iI 

aimai1 du reste, autant d conter 
qu'on aimait Q I'entendre". 

Joseph-Charles Taché 

INTRODUCTION 

Depuis fort longtemps, les riviéres du nord de 
I'Outaoua~s, sont parcourues par les chasseurs et 
trappeurs amérindiens. La nation Algonquine 
occupe alors la majeure partie de I'Est du Canada, 
et, l'une de ses  familles, les "Têtes-de-Boule" a fait 
de la riviPre du Li&vre, son chemin de passage, 
sorle de trait d'union, entre les terres du castor 
plus au nord et le commerce qui s e  fait 
annuellement, avec la famille Huronne, à 
I'embouchure des riviéres sur l'Outaouais. 

Dés le début du XVIIe si&cle, la riviére du Liévre 
est présent6e comme "un chemin détournk pour 
atteindre les terres du castor". Et, dans son voyage 
de reconnaissance du territoire, sur l'Outaouais, 
en 1613, l'explorateur et géographe français, 
Samuel de Champlain, parle des ces endroits que 
les amérindiens empruntent "pour éviter les 
rencontres de leurs ennemis, scachant qu'ils ne les 
recherchent en lieux de si difficile accb". 

L'établissement d'un poste de traite de fourrures 
par leç marchands de Ville-Marie, à l'embouchure 
de la Lièvre, vient d'ailleurs confirmer l'importance 
de la rivihre dans le r4seau de traite des fourrures. 

Et plus tard, aprPs la conquête anglaise de 1760, 
les marchands de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson, désireux de réorganiser leur réseau de 
forts et de postes de  traite, font ériger un autre 
poste, plus au nord sur la rivière, à l'embouchure 
du Lac des Sables, prPs de I'actuel village de Notre- 
Dame du Laus. Ce  poste, du Lac des Sables, 
apparaît en merne temps que celui de la riviére 
Désert sur la riviére Gatineau. Le poste situé sur la 
Li&vre sera en opération pendant plus d'un quart 
de sikcle jusqu'au moment où la compagnie prend 
la décision de detourner tous ses convois de  
lourrureç directement vers la Baie d'Hudson. Ce 

changement d'orientation dans le réseau amène 
inévitablement la fermeture et  l'abandon du poste 
du Lac des Sables et coincide également avec le 
dkbut du commerce forestier dans les forêts de 
l'Outaouais. 

Attirés par la beauté et la richesse forestière des 
cantons du Nord de )a Grande Rivière, des 
marchands de bois anglo-saxons: Hamilton, 
Bowman, Ross, Maclaren et autres, s e  font 
concèder d'immenses domaines avec droit de 
coupe pour des dbcennies. 

Et la riviére du Grand Lièvre, qui a si lontemps 
été avironnée par les canots amérindiens, devient 
alors le chemin de cette armée de forestiers à la 
recherche des plus beaux pins blancs et rouges. 

Le  bois abattu, équarri, est expkdi4 vers la 
Grande-Bretagne, après u n  transport plus 
qu'héroïque à travers ruisseaux et riviPres jusqu'h 
la Grande Riviére. C'est le temps des "draveuss et 
des "cageux". Et depuis le port de Qu&bec, le bois 
prend la direction d'outre-Atlantique. 

Alin de nourrir plus économiquement cette 
armée de bQcherons qui passe de longs mois en 
forêt, les marchands de bois jalonnent dors les 
alfluents de l'Outaouais d'une &rie de grandes 
fermes, situées au coeur de la forêt. On espére 
alimenter ainsi plus aiskment les bucherons qui 
oeuvrent dans les chantiers tout autour. 

La coupe de bois terminée dans une rkgion, la 
ferme devenait moins utile et on la chde souvent A 
u n  colon agriculteur. Ces fermes deviendront 
souvent l'embryon d'un village de colonisation 
agricole au moment où le curé Labelle organiseses 
premiéres campagnes de colonisation des "pays 
d'en haut". La colonisation agricole devient donc la 



troisième vocation économique dans les cantons 
de la Haute Li4vre et de la Kiamika. 

Am4rindiens et forestiers furent toujours, dans 
notre région, des nomades, sans installation 
permanente. Les colons agriculteurs vont s'établir 
et occuper le sol, entremêlant leurs jambes fortes 
aux racines de nos grands arbres. 

Guidbe par le tenace curé Labelle, la 
colonisation agricole draine vers la riviére Rouge, la 
Kiamika, la Likwre, une partie du surpeuplement 
des vieilles terres seigneuriales du Saint-Laurent. 
On esp2re mettre Tin ainsi A I'important exode des 
Québécois vers les usines de la Nouvelle- 
Angleterre A compter de la seconde moitiédu XlXe 
sibcle. 

Le curé de Saint-Jérôme avait décrit le Haut de la 
Lièvre, depuis l'embouchure de la Kiamika, comme 
un "véritable paradis terrestre". Et le rapide de 
l'Orignal, lui semblait être appelé A une vocation 
industrielle certaine lorsqu'on aurait harnacher la 
riviére à la hauteur de la chute. 

Avec l'ouverture du chemin Chapleau, chemin 
de colonisation entre la rivibre Rouge et la riviére 
du Liévre, les premiers pionniers arrivent au rapide 
de l'Orignal A l'été et à l'automne 1885. Et ces 
premiers défricheurs sont bientdt suivis d'autres 
familles de courageux colons qui  entreprennent 
vaillemment de défriche1 ce qui allait devenir le 
village du Rapide-de-l'orignal et la ville de Mont- 
Laurier. 

Les premiéres familles de colons, agriculteurs, 
s'échelonnent, en chapelet, de chaque côté de la 
rivière, en amont et en aval du rapide. La rivi6re 
constitue longtemps le seul chemin de 
communication. Ce premier mouvement 
d'installation dure jusqu'h la fin du XIXe siécle. 
Dés lors, les premiers artisans, commerçants: 
forgerons, voituriers, hbteliers, menuisiers, 
cordonniers, barbiers, se regroupent autour de la 
petite chapelle, rapidement érigée en 1894, oh nait 
la paroisse de Notre-Dame de Fourviéres du 
Rapide-de-l'Orignal. 

Les sentiers de colonisation deviennent peu à 
peu des rues du village. L'endroit est encore bien 
modeste en ce ddbut du siécle alors que le Québec 
s'engage sur la voie de l'industrialiçation et de 
l'urbanisation. Les colons installés sur les rives de 
la LiPvre, doivent alors dbployer beaucoup 
d'efforts pour qu'on les entende et que le 
développement de la petite colonie soit assurée. 

Les gouvernements d'alors sont beaucoup plus 
tournés vers l'industrialisation de In région 
montréalaise. Mais, sur  la LiPvre, les familles sont 
tenaces et continuent à ouvrir de nouveaux rangs h 
la colonisation, à l'agriculture. 

Et à travers cette lutte de l'homme avec la forêt, 
on verra ces familles de pionniers relever d'autres 
défis. Guidés par l'abbé Alphonse GPnier, leur 
habile curk, les habitants de la petite colonie du 
Rapidede-l'orignal, vont faire de leur modeste 
village, la petite capitale des cantons du Nord: tour 
à tour, ils obtiennent le prolongement du chemin de 
fer et le terminus ferroviaire du nord, le chef-lieu 
judiciaire, le Palais de Justice et finalement, 
I'&vEché, la cathédrale et le Séminaire du nouveau 
diocése de Mont-Laurier, créé en 19 13. 

Et le village croti peu à peu, alors que de 
nouveaux services: blectricité, téléphone, 
automobile, viennent transformer la vie 
quotidienne. Les institutions municipales et 
scolaires sont aussi mises en place pour mieux 
encadrer le développement. 

f~onomi~uement ,  l'agriculture qui a donné 
naissance à la petite colonie, est complétée, 
surtout grâce à la voie ferrée, par une économie 
forestiére. Les moulins à scie se multiplient partout 
dans la région et le bois prend la direction de 
l'important marché montréalais. Et le 
harnachement du pouvoir hydro-électrique du 
rapide, permet aussi la naissance de petites 
industries. 

Déjà, le début des années vingt, annonce la 
vague de tourisme de chasseurs et pêcheurs qui 
deviendra plus tard un autre volet de l'économie 
régionale. 

Les vingt premiéres années du XXe siécle 
constituent donc une pkriode clé pour le 
développement et le destin de Mont-Laurier. Les 
premiers arrivants ont bâti solidement et l'avenir 
s'annonce prometteur avec les années de grande 
prospérité qui viennent. La paroisse de 730 
personnes en 1901 compte maintenant plus de 
3,500 habitants en 1922. 

La prosp4rité internationale améne une période 
d'or pour les commerçants de bois de toute la 
région. Certains moulins A scie tournent jour et nuit 
pour suffire à la demande et partout on demande 
de la main d'oeuvre. C'est aussi l'époque où les 
grandes entreprises forestières entreprennent la 



construction d'imposants barrages sur la Li4vre et 
sur la Gatineau. Ces constructions gigantesques 
vont d'ailleurs transformer profondément la 
gbographie régionale. 

A Mont-Laurier aussi, la géographie urbaine 
change. Avec l'ouverture d'une route nationale 
pour automobilistes en i926 et surtout avec le 
prolongement de cette route jusqu'en Abitibi, le 
village devient un relais d'importance, un carrefour 
routier dans les cantons du Nord. Pendant que Mgr 
Limoges continue d'appuyer fortement l'économie 
agricole: cercles coopératives, école d'agriculture, 
pour assurer la reléve, plusieurs commerçants de 
la belle rue de la Madone. longtemps rue principale, 
songent à s'établir sur la route nationale qui 
assurerait un meilleur commerce. 

Ces années furent également fertiles en débats 
politiques sur la scène locale mais aussi sur la s c h e  
nationale; depuis le célébre tribun nationaliste, 
Henri Bourassa, qui revient à son comté àe 
Labelle, pendant 10 ans, en passant par les luttes 
de Maurice Lalonde pour lui ravir ce siège jusqu'à 
l'entrée remarquée, en politique quSbécoise, du 
maire de Mont.Laurier, Albiny Paquette, qui 
occupera longtemps un poste de commande dans 
le bataillon de l'Union Nationale de Maurice 
Duplessis. 

Mais les années de récession économique 
vinrent à compter de 1930 et beaucoup de cl-ioses 
chang4rent .  Les ent repr ises  chu tè ren t  
rapidement. A Mont-Laurier, ou l'industrialisation 
commence à peine, la région est durement 
touchbe. Presque tous lm moulins à scie se taisent. 
L'orgueilleux village compte bientôt plus que son 
lot de sans travail et de miskreux. 

Ces années de dépression économique 
marquent profondément le jeune village mais 21 
travers les années difficiles, plusieurs se rappelent 
la tenacité, la débrouillardise, l'enrraide qui se 
développ6rent entre les familles. N'est-ce pas 
diirant ces années difficiies que naquit l'Hospice 
SainteAnne pour accueillir vieillards et orphelins 
et où  l'astucieux docteur Roy réussit 21 ouvrir le 
premier hôpital de Mont-Laurier, au moment où 
naissait l'Unité Sanitaire qui allait assurer de 
meilleurs soins A toute la population de la région? 

Et Mgr Limoges, besogneux et ambitieux, avait 
aussi convaincu les religieuses de Sainte-Croix A 
venir ouvrir une École Normale pour jeunes filles à 

Mont -Laurier. II a aussi convaincu les Soeurs de la 
Sainte-Famille, les Soeurs du Précieux-Sang et les 
Jésuires à venir oeuvrer dans sa ville épiscopale. 

Mais pour les industriels, les ânn4es de crise 
lurent dramatiques. Plusieurs abandonnent la 
bataille. Les autorités religieuses, d'abord, 
gouvernementales, ensuite, présentent le projet de 
"retour à la terre" comme une planche de salut 
pour tous les miséreux des grands centres du 
Québec. Mais l'effort gouvernemental, plus 
structuré qu'A l'&poque du  curé Labelle et du curC 
G énier, va maintenant diriger ces nouvelles 
Iamitles de colons, en passant par l'Ontario, vers le 
Témiscamingue et l'Abitibi alors qu'il manque 
encore bien des colons sur la Liévre où l'on 
continue A se chercher une orientation 
économique. Cette fois, le destin jouait contre le 
développement de la Haute-LiBvre. 

Mais, timidement, à compter de 1938, la reprise 
économique s'amorce, et Mont-Laurier espére 
retrouver son rythme économique. 

L'Abitibi croissant, l'ouverture d'une route 
nationale, passant par Mont-Laurier, devient l'outil 
qui relance i'économie. L'espoir renait sur la 
Lidvre; IP Québec comte déjA plus de 100,000 
automobiles et Mont-Laurier, A mi-chemin entre 
l'Abitibi et la région métropolitaine, s'affirme 
comme un relais d'importance. Plusieurs espPrent 
aussi que la beauté des sites de la région ez 
l'immense richesse faunique ne manqueront pas 
d'attirer une clientde de chasseurs et pêcheurs. 
Les services touristiques pour cette nouvelle 
clientèle, services à l'automobile, restauration, 
hôtellerie, donnent un nouveau visage a la ville dont 
la renommée dépasse maintenant les trontiéres du 
pays. 

Le Quebec a beaucoup changé depuis 1900; 
1'4conomie agricole, qui avait guidé la colonisation 
sur les rives de la Libre, s'est transformée avec la 
mise en place de nouvelles techniques: engrais, 
drainage, rotation des sols. Malgr6 ces progrés 
agricoles, ce sont maintenant l'industrialisation et 
l'urbanisation qui marquent le pas au Québec. 

Le  petit village du cur& Génier de 1901, a aussi 
bien changb. La vie de colon a étP bien remplie, on 
a continué A défricher, A ouvrir de nouveaux rangs 
a la colonisation. 

On a travaillé aux moulins a scie, la 



construction du chemin de fer, tant aitendu, du 
Palais de Justice, de I'fvêché, du Séminaire, de la 
Cathédrale, de i'Ecoie Normale. 011 a applaudi les 
députés: Achim, Major, Bourassa, Laloride, 
Paquette; on a élu des conseiilers munic-paux et 
scolaires, on est allt A l'école du soir, on a participé 
aux corvées, dansé aux veill4es, pique-nique sur la 
colline Alix. On s'est querellé sur l'intempérance, 
sur la conscription. On a pleuré pendant "la grippe 
eçpagi~ole" el encore plus pendant la "crise". Mais 
on trouvait le temps pour aller applaudir la fanfare 

et les coni&diens locaux. Et on a découvert avec 
merveille l'électricité, le t tlGphone, l'automobile, la 
radio, l'avion. On a découvert I'eiitraide et la 
solidarité pendant la "crise". 

Contre vents et marées, la petite coIonie de 1885 
a tenu le coup et d&jA la fin de la décennie 1930 
annonce des jours meiileurs. 

L'espoir renait encore à travers un beau sourire 
et un long silence ... 



PARTIE 1 

AVANT 1885 

- PRESENCE AMÉRINDIENNE 
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". . . et quelques lois, ces peuples 
passent par cette riui&re pour 
éviter les rencontres de leurs 
ennemis, scachant qu'ils ne les 
recherchent en lieux de si ddjicile 
Q C C ~ Ç .  .. " 

Samuel de Champlain 1613 

Les premiers occupants des "hauts" de la rivière Petite-Nation des Algonquins. occupent la partie 
du Lièvre sont des groupes de chasseurs et sud des rivières, Rouge, de la Petite.Nation, du 
trappeurs de la grande nation Algonquine. Cette Lièvre et de la Gatineau. Pour leur part, les 
nation amerindienne est alors la plus populeuse. Et KICHES[PIRINIS. appelés la G rande-Nation des 
son territoire de chasse recouvre pratiquement Algonquins, sont installks plus en amont sur la 
toute la partie est du Canada actuel. Grande Riviére, B file des Allumettes. 

Sur  la riviére des Outaouais, alors appelée 
KATCHESIPPI ou Grande Riv iPre ,  les 
OUESKARINIS que les Européens baptiseront la Têtes-de-Boule 

Jeune famille amérindienne 



Dans le nord, A la source des rivières Gatineau, 
du Lièvre et Saint-Maurice, on retrouve la famille 
des Têtes-de-Boule, de la nation algonquine. Fiers 
et orgueilleux. les Tetes-de-Boule sont les 
principaux utilisateurs du chemin de la Liévre. Ils 
chassent différents animaux à fourrures; le castor 
principalement, mais aussi le chevreuil, l'ours, la 
loutre, le vison, la martre, le pécan, le chat sauvage, 
le raton et le rat musqué. Leur travail de trappe 
dure pendani tous les mois d'hiver sur les lacs, 

ruisseaux et rivières de la Haute-Lièvre el ses 
affluents. 

Nomades, vivant de pêche et de chasse, ces 
groupes de Tsies-de-Boule parcourent l'immense 
forêt du nord où ils renconrrent et commercent 
avec leurs "cousins" du Témiçcamirigue, de 
l'Abitibi, du Haut Saint-Maurice. Sans être 
sédentaire, le groupe Algonquin des Têtes-de- 
Boule constitue les premiers "occupants" de notre 
région. 

N 

s h e  a c t u e l  de M o n t - L a u r i e r  



Les sentiers de  portage, souvent utilisés A cause 
des nombreux rapides sur la rivière du Liévre ou 

' bien les sites des rendez-vous commerciaux entre 
: groupes amérindiens pourraient sans doute faire 
i l'objet de fouilles archéologiques intéressantes. 

Campement amérindien 

Le lac Nekouba 
' l e  lac Neirouba, aux sources de 

I'Ottawa, de la Gatineau et de lo Liéure, du 
Si-Maurice et de la Chammauchouane, était 
le marchd et le rendez-vous de tous les 
sauvages du Nord". 

R.P. Alexis de Barbezieux 

Aujourd'hui, les traces physiques de cette En plus de la rencontre commerciale annuelle du 
importante présence ambrindienne sont quasi- lac Nekouba, dans le nord, à la tête des rivikres,  des 
inexistantes et difficilement perceptibles. Ces groupes de Têtes-de-Boule descendent le cours de 
groupes ne s'installent jamais en permanence. i Lièvre à tous les printemps pour aller échanger 
Seule l'abondance du gibier recherché les retient en 
un  endroit pr6cis pendant un certain temps. 
L'instinct de sédentarisation btant inexis1an.t dans 
leur mentalité, on les r e t r o u v e  par groupes de 
plusieurs grandes familles, vieillards, hommes, 
femmes et enfants, jnstallbs dans une région 
pendant quelques hivers et, par la suite, dans une 
autre. 

ils naviguent sans cesse, en canot d'Bcorce, A 
travers cet incroyable rdseau de cours d'eau, lacs! 
ruisseaux et rivières, qui demeure leur royaume 
pendant des siècles avant I'arrivke des Européens 
en terre d'Amérique. 

Commerce amérindien 
"Avant l'arrivée des Français,  le 

commerce se jaisait prudemment sur les 
rives de I'Ottawa. C'était aux bouches des 
rivières du Moine, Coulonge, Gatineau et du 
Lidvre que les "Têtes-de-Boule" et les 
sauvages du nord allaient rencontrer les 
Hurons". 

R.P. Alexis de Bardezieux 

Dessin d'un campement amerindien 



certains produits avec les groupes de la nation 
Huronne, qui eux, descendent, à la même époque, 
la Grande RiviPre, la KATCHESIPPI. Le sentier de 
portage du rapide de l'Orignal, A mi-chemin dans  ce 
trajet annuel, était sans doute un endroit où les 
groupes d'Amérindiens s'arrêtaient pour manger, 
pour dormir, avant de repartir. 

Importance de la Lièvre 

Et plus tard, apr&s la dispersion brutale de la 
grande famille des Hurons en querelle avec leurs 
frères Iroquois, le troc annuel, à l'embouchure de la 
Liévre, continue de se faire avec les Outaouais qui 
vivaient beaucoup plus au nord et deviennent ainsi 
les principaux utilisateurs de la Grande Rivière à 
laquelle ils donneni leur nom. 

La riviére du Liévre apparaît donc irés tôt 
comme une importante voie de commerce entre 
les Têtes-de-Boule installés A la tète de la rivière et 
les nations amérindiennes qui naviguent sur 
l'Outaouais. Voilà un trait d'union d'environ 250 
milles que l'on franchit en quelques journées de 
canot. 

Au XVIIe sihcle, au moment de l'installation 
d'une colonie francaise permanente à Québec, sur 
la rive du Saint-Laurent, la riviQre des Outaouais et 
le Saint-Maurice constituent les deux principales 
voies de pénétration et de commerce vers les 
"terres du castor" dans le nord du territoire. 

Sur la Grande Riviére, les chasseurs Têtes-de. 
Boule continuent de descendre annuellement en 
convois de canots charges de fourrures. 

En 1613, les français d e  Samuel de Champlain 
sont installés en permanence en terre d'Amérique 
depuis 9 ans. Celui-ci, géographe de métier, 
entreprend avec quelques amérindiens de 
remonter le cours de l'Outaouais afin d'en 
reconnaitre le territoire et de voir les possibilités de 
cette importante voie de commerce. C'est 1A la 
premiPre présence européenne e n  terre 
out aouaiçe. 

Voyage de Champlain en 1613 
"... et continuant notre route ii mont la 

dicte riviPre, en trouvasrnos une autre fort 
belle el spacieuse, qui vient d'une nation 
appelde OUESCHARINl (Petite-Nation des 
Algonquins) lesquels se tiennent au nord 
d'icelle, et d 4 journdes de l'entrée". 

Samuel de Champlain 

L'installation des  Européens e n  terre 
d'Amérique vient toutefois transformer le 
commerce et le mode de vie des peuples 
amérindiens. La demande de  fourrures 
augmentant sans cesse, les chasseurs et trappeurs 
amérindiens augmentent le nombre de prises et, 
désormais, les convois de fourrures des Têtes-de. 
Boule ne ç'arrétent plus à l'embouchure de la 
Liévre mais ils se rendent jusqu'au poste de traite 
de Ville-Marie où se tient annuellement un 
important marché des fourrures. Ce sont là les 
premiers contacts entre les occupants de la Haute 
Lièvre et les Europbens. D'autres groupes de 

Poste de traite de Ville-Marie 
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Têtes-de-Boule descendent par le Saint-Maurice, 
avec des canots lourdement chargés, pour 
atteindre le poste de traite de la Magde!eine, prés 
de Trois-Rtviéres, A l'embouchure de la rivière, sur 
le Saint-Laurent. 

Guerres amérindiennes 

Mais ces alliances commerciales avec les 
nouveaux arrivants ne plaisent pas A la nation 
iroquoise. E t ,  bientht, à partir de 1640, par petites 
bandes, les Iroquois tentent de prendre le contrale 
du chemin de I'Ouzaouais en occupant sans cesse 
des endroits propices aux embuscades. 

Au d&but, les Hurons, Iréres ennemis des 
Iroquo~s, sont les plus durement touchés. Vers 
1650, une  grande armée iroquoise s'attaque à la 
Huronie et massacre presque tous les Hurons dont 
les derniers survivants se réfugient A Québec. 

Massacre de la Petite-Nation 
"... un printemps, les chasseurs de la 

Petite-Nation, avec leurs femmes et leurs 
enjants, revenaient d'une deleurs excursions 
occoutumées sur la source de la Rouge.. . en 
tout vingt canots.. . tous fendaient donc 
gaiement, de leurs avirons, les eaux du petit 
Nominingue ... lorsqu'une dizaine de grands 
canots s'auancérent d leur rencontre. Sans 
se déconcentrer, nos chasseurs virèrent de 
bord et se dirigérent vers la pointe nord-est, 
pour y mettre en sureté leurs femmes et leurs 
enjants ... mais hdlas! le piège avait &té 
habilement tendu. C'est d la mort qu'ils 
couraient ainsi tous ensemble ... d peine 
avaient-ils mis le pied sur le rivage qu'une 
centaine de guerriers iroquois, sortant d'une 
espéce de retranchement.. . tombent sur eux, 
le tomahawk d la main ... Deux ou trois 
seulement purent s'dchapper à travers le 
bois". 

R.P. Alexis de Barbezieux 

s'embusquer au petit lac Nominingue pour y 
massacrer une grande partie de la famille des 
OUESKARINIS,  les Amérindiens de la Petite. 
Nation qui redescendent la riviere aprèç leur hiver 
de chasse. 

De plus en plus hardis, et de moins en moins 
embêtQç par les nombreux rapides et portages B 
faire sur la Lièvre, les Iroquois viennent répandre la 
terreur jusque chez les T&tes-de-Boule, dans 1e 
nord de la rivi4re. 

Cette menace constante des Iroquois oblige les 
bandes pourchassées h délaisser la Grande-Riviére 
le plus possible pour utiliser deç chemins 
détournés. 

La Likvre: chemin détourné 

La riviére du Liévre, et la rivière Gatineau, où les 
rapides sont nombreux peuvent donc constituer 

Les "saufs" protecfion 
pour les Algonquins 

"... le quatriPrne, nous passasmes proche 
d'une autre riviére qui vient du nord, où se 
tiennent des peupla appellés Algoume- 
quins.. . laquelle n'est pas large, mais remplie 
d'un nombre infini de sauts qui sont fort 
d#iciles d passer; et quelques fois ces 
peuples passent par cette riuiére pour duiter 
les rencontres de leurs ennemis, scachant 
qu'ils ne les recherchent en lieux de si di/fici/e 
accés.. . " 

Samuel de Champlain 1613 

des obstacles aux poursuites guerrieres des 
iroquois. Ces deux rivières deviennent donc des 
"chemins détournés" pour éviter les Iroquois 
comme I'bcrira Samuel de Champlain. 

La rivikre du Liévre, surtout utilisée jusque lA par 
les groupes de Tstes-de-Boule, devient une route 
privilbgiée pour les autres nations alliées, pour les 

- 

francais, pour les voyageurs, les coureurs des bois, . - 

les soldats et les missionnaires. A la même époque, un autre groupe de guerriers 
Iroquois remonte la rivière Rouge et vient Chez les Algonquins, le Grand Liévre est une 





compagnie de fourrures du Nord-Ouest, propriété 
de ces marcharids anglo-montréâlais, est absorbée 
par la Compagnie de la Baie d'Hudson. Cette 
derniére entreprend alors une réorganisation de 
son réseau de traite sur l'Outaouais. 

Un nouveau poste de traite est alors érige sur la 
Liévre, plus au nord, plus prQ des Têtes-de-Boule, 
à la décharge du lac des Sables, à quelques milles 
en amont du site de l'actuel village de Notre-Dame- 
du-L-rius. Le commandant Mclean est alors assigné 
a ce tort et il va y demeurer pendant 26 ans. 

Le poste du lac des Sables, situé à une distance 
appréciable de l'embouchure de la Lièvre, est 
d'abord un endroit d'échange commercial entre les 
Amkrindiens et l'agent de la compagnie de 
fourrures mais i'endroir est plus qu'un magasin de 
provisions A être offertes aux TPtes-de.Boule, c'est 
aussi une sorte de relais en Iorêt où l'on peut 
dormir au chaud, prendre un bon repas, acheter 
des médicaments et même enterrer ses morts car 
on retrouve un petit cimetière près du fort. Les 

Fort du lac des Sables 
"C'est au lac des Sables, non loin de Notre- 

Dame du Laus, donc à une distance 
considérable de I'em bouchure de la riviére, 
que se frouuait le poste de la Compagnie de 
la Baie d'Hudson dont Mc Lean prendra 
charge en 1826.. L e  poste comprenait une 
inaison conjortable pour le commis en 
charge et une gronde exploitation agricole 
bien établie. Le bourgeois était aussi charge 
du poste de la rivière D4sert ... auxiliaire du 
premier, le poste de la riviére Désert 
(Maniwoki) prenait QU passage les Indiens 
qui descendaient la Gatineau, et le poste du 
Lac aux Sables, ceux qui descendaient la 
LiPure une fois la saison de chasse terminde 
sur les hauts plateoux laurentiens.. . la 
communication d'un poste a I'aurre selaisair 
par une  route Jocile de lacs et de portages". 

Guillaume Dunn 

Au poste de traite 



péres Oblats d'Ottawa s'y rendent aussi afin Toute la fourrure arrivée au printemps est 
d'entrer en contact avec  les familles rassemblée au poste, et même la fourrure 
Amérindiennes. descendue par la Gatineau est aussi acheminée au 

poste du ~ac-des-sables  sur la LiQvre par le chemin Avec l'ouverture de ce nouveau poste de traite, du grand lac 31 milles. Cette récolte annuelle est les convois de pelleteries des Têtes-de-Boule n'ont vers Montréal de grands 
plus A descendre la rivière jusqu'd l'Outaouais. 

1-FORT DU L ~ È V R E  ( M A S S O N )  

2 -FORT DU L A C  D E S  S A B L E S  
5 - F O R T D E  L A  D E S E R T  ( M A N ~ W A K ~ )  
~ - S ~ T E  A C T U E L  D E  M O N T - L A U R ~ E R  
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Mgr Guigues au poste 
du lac des Sables 

"Je me dirigeai, le lendemain, vers la rivière 
aux Liévres, par le grand lac des 31 milies. et 
nous primes notre logement au poste de la 
Compagnie, qui est situé sur le Inc des 
Sables". 

Mgr  Joseph Guigues, 1849 

canots de "5 brasses et demie de long" soit environ 

pour l'Outaouais et pour la Liévre: la montbe de 
t'exploitation ioreçtiére. 

Plaintes des Amérindiens 
"On nous dépouille tous les jours ... nous 

étions riches outrelois ... les gens des 
chantiers sont 18 pour détruire erjaire fuir les 
animaux qui restent". 

Lettre au gouuerneur Elgin 

30 pieds et 4 pieds 112 dans la P I U S  grande largeur. La fourrure de jouer un dans 
L'épaisseur de l'écorce formant le canot n'est que l'économie du Québec et les grands perdants de ce 
d'un quart de pouce mais l'embarcation peul 
porter au dela de 4 tonnes de marchandises. La changement économique sont les Am4rindiens qui 

s'en plaignent amèrement mais ... inutilement. Compagnie de la Baie d'Hudson fait construire ces 
g a n d s  Canots aux Trois-Rivihes. Ils sont fabriqubs Aujourd'hui, seule la toponymie, les noms de nos 
sur le modéle amérindien mais les artisans qui les lacs, riviéres, montagnes, rapides, nous rappelle 
fabriquent, de m&me que les avironneurs qui les 
conduisent, sont des québécois francophones. 

L'kquipage de tels canots compte parfois jusqu'à 
10 avironneurs q u e  l'on surnommait les 
"voyageurs". Les ballots de fourrures y sont places 
en charges de 100 livres maximum pour en faciliter 
le transbordement car les portages sont encore 
nombreux sur la Basse-Lièvre. 

Déclin du commerce des fourrures 

Mais, au milieu du XIXe siécle, le commerce des 
fourrures connait un nouveau déclin; la guerre 
sévissant en Europe, les peaux se vendent moins 
bien. 

De plus, le poste de traite du lac des Sables 
devient bientôt quasi-inutile car la compagnie de  
fourrures, qui descendaient jusque Ib la Liévre et la 
directement vers la Baie d'Hudson les convois de 
fourrures qui descendaient jusque là la Li6vre et la 
Gatineau. 

Le chemin de la Li6vre ne sert pratiquement plus 
et le poste du lac des Sables devient rapidement 
désert. 

Mais le declin du commerce des fourrures 
coïncide avec une nouvelle vocation économique 

Quelques noms amérindiens 
de notre région 
Baskatong (Piskito): 
Plie: où les eaux iravaillent, bombent, plient 
la glace en hiver. 
Nominingue (Nomininfc): 
Celui qui est graissé. 
(OnamoninS): 
au vermillon. Les Amérindiens se graissaient 
la ligure et le corps d'une teinture rouge que 
les colons utiliseront aussi. 
Saguay (Saki): 
Sortie, embouchure d'une riuiére comme 
dans le mot Saguenay. 
Tapanee (Tapini): 
Cresson, sorte de racine comestible que /'on 
trouve prés des sources. 
Wabassee (Wubusi): 
liéure; le Grand-Liévre est une importante 
divinité de /a mythologie algonquine. 
Windigo (Witikow): 
monstre, g4ant anthropophage: ddmoniaque 
poss4dé du mauvais esprit, on le craignait et 
on en menaçait les enfants. .. Montagne 
du Diable. 



cette longue et importante présence amérindienne. 
Plusieurs endroits de la région: WA8ASSEE, 
KIAMIKA, TAPANEE, WINDIGO, BASKA- 
TONG, SAGUAY, NOMININGUE, MACAZA, 
MANIWAKI, conservent encore des noms 
typiquement algonquins. 

Les Amérindiens de notre région sont des 
nomades, mais l'histoire rappelle quelques 
installationç sédentaires d'une famille ou deux. 
Ainsi, Thomas MacKanab4 et sa famille 
s'établissent en permanence au pied des rapides 
Wabassee, dans le Canton Kiamika, sur les rives de 
la Lièvre. Cette installation permanente est la 
premikre installation humaine dans le haut de la 
Lièvre. On rapporte que  la famille MacKanab4 
était d'une aide prkcieuse pour le portage du 
Wabassee que les forestiers et plus tard 
les colons-agriculteurs furent obligés de faire. Les Amérindien fabriquant un canot 
Oblats parlent aussi d'un endroit amérindien, 
appel4 MAJEMEGOS, en amont du rapide de amérindienne, les Nattaway, qui est installée en 
l'orignal qui est visité réguliérement par le Père permanence, depuis asçez longtemps, u n  peu en 
Guinard de Maniwaki. Et  finalement, le amont delaFerme-Neuve, 
recensement du curé Desjardins, du Rapide-de- 
l'Orignal fait mention de l'installation d'une famille 

Les Amérindiens du lac Victoria au soi-tir de la messe 



EXPLOITATION FOREST~ÈRE 

Avec le déclin du commerce des pelleteries, les 
convois de fourrures cessent de descendre le 
chemin de la Liévre. Au cours de ces mêmes 
décennies, au  début du XJXe siècle, une seconde 
vocation économique se développe dans toute la 
rbgion du nord de l'Outaouais. C'est l'époque où 
débute I'exploitation forestière. Cette activitk avait 
été certainement l'une des plus négligée à l'époque 
de la Nouvelle-France. D'autres préoccu pations 
économiques: commerce des fourrures et 
agriculture, motivaient les colons français. 

Du bois pour la Grande-Bretagne 

Mais, apr&s la conquête de 1760, l'exploitation 
des forêts acquiert une certaine ampleur, afin de 
rencontrer les besoins locaux d'abord, mais aussi 
et surtout afin de répondre aux besoins et A la 
demande de YEmpire britannique qui contrôle 
maintenant toute l'Amérique du Nord. 

Bois équarri destiné B la construction navale, pin 
et chérie pour les mats et des piéces 
particuliéres; bois de construction, planches, 
madriers de pins, bardeaux; douves et cercles 

Equarrissage du pin en forêt 
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utilisés pour la fabrication des notiibreux 
tonneaux, voila autant de produits que les riches 
forèts de la Rouge, de la Liévre, de la Gatirieau, 

-- 
<- 

exporteront vers  la Grande-Bretagne, depuis le 
port de Quebec. 

C'est la conjoncture politico-Pconomique , 
européenne qui entraine cette forte poussée dans 
l'exploitation des forêts du nord En 1806, 
Napolkon I ,  empereur des Français, organise i i i i  

blocus économique systématique de l'Angleterre 
afin de couper l'économie anglaise de ses marchbs 
européens L'Empereur veut ainsi atfainer l'Île 
britannique en l'empêchant de vendre ou de se 
ravitailler sur le continent: c'est là la stratégie 
arrêtée pour s'emparer de I'ile sans trop coup férir. Pin équarri Pour la Grande-Bretagne 

A p r b  quelques mois de ce blocus, une grave A 5, nouvelle colonie canadienne. Et le Canada, 
pénurie de bois sévit en Angleterre car les dont I'économie souffrait déjà depuis le déclin du 
importations e n  provenance de la Prusse ,  de la trafic des pelleteries, retrouve ainsi un nouveau 
Russie et de la Norv&ge se sont effondrees. souffle économique dans l'exploitation forestiPre 

La Grande-Bretagne, fiPre et d&sireuse de qui allait sauver la m8re-patrie! 

garder la suprématie des mers, lance donc un appel Les affluents au nord de la rivière des Outaouais 

Un groupe de forestiers devant un chantier 



Importance tsconomique du bois 
"A partir de 1816, la courbe des envois de 

pin équarri s'engage résolu men^ vers la 
housse: 19,000 tonnes en 1819 et 500,000 
tonnes en 1851. On retrouve exactement le 
méme schéma pour le bois d e  construction.. . 
le bois accapare maintenant 74% des enuois 
à l'extérieurJJ. 

Fernand Ouellett e 

sont reconnus comme le royaume du pin blanc et 
du pin rouge et toute la région est rapidement 
convoitée par les marchands de bois. On espère y 
laire fortune rapidemeni. 

Déjà en 1800, Philemon Wright ouvre un 
nouveau territoire et fonde une petite colonie à 
Hull, A l'embouchure de la Gatineau ei l'activité 
économique de ces nouveaux arrivants est surtout 
axée sur l'exploitation forestiPre. 

La nouvelle demande de bois venue d'outre- 
Atlantique vient rapidement intensifier le 
développement forestier et tous les affluents de 
l'Outaouais, où le bois équarri fera ligure de 
production dominante, vont longtemps conserver 
iine sorte de primauté dans l'ensemble du 
cummerce du bois qui se tait à partir de la colonie 
canadienne. 

Développement forestier 
sur la Lièvre 

Et la riviére du Lihvre, si longtemps utilisée 
comme chemin de passage par la narion des Têtes- 
de-Boule, servira désormais à descendre le bois 
vers l'Outaouais. Les chantiers se mulriplient et 
cet te nouvelle bconornie améne ses contingents de 
travailleurs de la for&: bûcherons, piqueurs, 
"claireurç", "grandes-haches", charretiers, 
draveurs, flotteurs de cage, manoeuvres de toutes 
sortes. 

Mais le monde des forestiers, un peu comme 
celui des coureurs des bois du temps de la 
Nouvelle-France, porte d'autres valeurs, d'autres 
habitudes que celui des agriculteurs de la vallée du 

Draveurs au travail 

Habitudes déplorables 
des forestiers 

"On compte dons les chantiers de 
I'Outaouais et du Si-Laurent, environ six 
milles jeuna conodiens, occupbs à la coupe 
du bois d'exportation. Leprix moyen de leurs 
gages est 50 livres, pour les dix mois qu'ils 
sont généralement engagés. Mais cette 
soinme est consumée dans l'incendie des 
plus déplorables pass ions .  Quelques 
semoines et souuent quelques jours, passés 
dons les tavernes de Bytown suffisent pour 
dissiper le prix d'un an des plus durs 
travauxJJ. 

R .P .  Bourassa - Journal de Quebec 
mai 1841 

Saint-Laurent. Le clergé québécois a beau gronder 
souvent, les prédicateurs ont beau tonner, 
l'exploitation foresti&re demeurera un élément 
fondamental dans la structure économique du 
Québec. 

Et au clergé qui décrie constamment les moeurs 
des forestiers et craint que ces milliers de 
travailleurs en foret soient une perte pour 
l'agriculture, les marchands de bois répliquent 
qu'au contraire, l'agriculture québécoise s'en 
trouve favorisée: les chantiers forestiers 
consomment des quantités &normes de pain, de 
lard, de boeuf, de pois, de  beurre, de fromage, de 
saindoux, et le cuir y joue un rôle important. Vue de 
certe façon l'exploitation foresti6re aide 
grandement l'agriculture. 



Fiers forestiers 
"L'exploitation des chantiers e f  le rapide 

progrès du commerce d u  "bois carréJ' 
amenèrent des milliers de  travailleurs. Ces 
"uoyageurs" comme on les appelait, étaient, 
pour la plupart, des jeunes gens 
qu'exaspéraient les longs hivers sur les 
jermes. II leur fa/loit plus de vie, plus de 
mouvement, des distracttons, des aventures. 
Et ces rassemblements d'hommes jeunes, 
forts et orgueilleux de leur force, ofiraient 
bien des inconvénients, spécialement d la 
"montde" de l'automne, bien davantage à la 
"descente': du printemps, alors que, riches 
de leur gain de l'hiver, les plaisirs laciles les 
guettaienr". 

Jean Poul Poulin J 
Sur la Lièvre, les premières concessions du droit 

de coupe sont accordhes dans la d4cennie de 1820 
au moment où de nouuelles lois d'importation en 
Angleterre viennent favoriser une forte expansion 

Marchands de bois 
et critique du clergé 

". . . de la malheureuse politique adoptée, 
lorsque les terrains furent vendus et que les 
terres Jurent tombées entre les mains de 
quelques individus. M. M.  Bigelow et 
Bowman, por leur commerce de bois, ont 
donné naissance au  village (Buckingl~om). 
Mais ils étaient agents des terres de la 
couronne et, selon la bonne habitude, se 
sont réserué la meifleureportion, tout lefront 
de  ta riviPre leur appartient. 

Mgr Joseph Guigues 
"les gens ne prospèrent gudre, car, au lieu 

de se livrer d la culture des champ, ils 
préfirent les hasards de l'exploitation 
forestiére qui n'enrichit guére que les gros 
bourgeois de Buckingham, pour lesquels ils 
Iravaillent d /'entreprise". 

R.P. Alexis d e  Barbezieux 

du commerce du bois au Canada. Les deux 
premiéres concessions sont accordées, dans la 
décennie 1820; la premiére, en  1824, à Baxter 
Bowman qui vient d'acheter le moulin à scie de 
Justin Smith dans le village de Buc kingham, dans le 
sud de la Liévre; la seconde concession, e n  1826, A 
Lévis Bigelow qui termine lui aussi la construction 
d'une scierie de l'autre côté de la rivière 
Buckingham. Les marchands de bois, fort 
ambitieux, se créent ainsi d e  véritables empires 
dans une vaste rkgion. Le clergé catholique n'est 

***U.AC.U"CR. or 

S a W N  LUHUER. hC.. A N D  GROUWD WOOD PULP 

Bureau central: Buckingham 
Chorte Sanctionnée le 18 juin 1895 
Capital social de 1 million de dollars en action 
de $100. chacune. 

Les propriétaires: 
David Macloren d'Ottawa; 
James Barnet Maclaren d'Ottawq 
John Macloren de Brockville; 
Alexander Maclaren d e  Buckingham; 
Albert Maclaren de Buckingham. 

Fabricants et marchands de bois de 
construcîion, de meubles; 
Fabricanis et marchands de portes et 
chassis; 
Fabricants et marchands de  pulpe de bois et 
papier de pulpe; 

Fabricants et marchands de briques, tuiles, 
tuyaux en argile. 

Propriétaires de navires; 

Opérateurs de  gardiens de quais; 

Exploitants de moulins dfarine, de moulins à 
papiers; 
Exploitants de fabriques de lainage; 

Cultiuateurs et éleveurs de bestiaux; 

Exploitants de mines; 

Exploitants de tramways, jetées, viaducs, 
aqueducs, canaux; 

Producteurs et vendeurs d'électricité pour 
kclairage et chaufiage. 



d'ailleurs pas sans s'inquièter de cette pratique L'architecture de la bAtisse n'est pas très 
largement acceptée Par le gouvernement de élégante. Les bhcherons construisent eux-mêmes 
l'époque. le chantier au moment de leur arrivée à l'automne. 

Saxter Bowan va exploiter son droit de coupe et La construction se tait assez rapidement car les 

son moulin à scie pendant 40 ans avant de vendre nuits passkes sous la tente sont froides en ce temps 

toute son entreprise A l'irlandais James Maclaren. de l'année. 

Ce dernier avait été bhcheron sur la Gatineau 
avant de déménager ses penates sur la Lievre où il a 
flairé un avenir économique plus intéressant pour 
lui. 

La concession accordée à Lévis Bigelow passe 
successivement aux fr&res Hamilton et à John 
Jhompson en 1853, à Lemoyne Gibb en 1869, aux 
frères Frank et John Ross en 1873 avant de devenir 
la propriété des fils de James Maclaren en 1901. A 
la mort de leur pBre en 1892, les cinq fils Maclaren 
ont formé la "James Maclaren Company" et depuis 
ils désirent monopoliser les concessions de droit de 
coupe sur la rivière du Likvre. 

Le travail en forêt 

Le chantier 
"Les édijices d'un chantier sont conslruils 

de troncs d'arbres non equarris; ces 
morceaux de bois ronds sont ajustés aux 
ongles au moyen d'entailles pratiquées aux 
faces supérieure ef inl4rieure des deux 
extrkmités de chaque pièce. Les interstices 
entre les pièces sont caljeutrées avec de la 
mousse ou  de l'écorce de cèdre ... et (d 
l'intérieur). . . tout autour règne une rangée de 
lits ou "couchettes" dont les ais sont lixés 
aux lambris". 

Jean Charles Taché 

En forêt, la vie des bdcherons est plutbt 
rudimentaire. Pour la construction des chantiers, 
on choisit gbnéralement un petit plateau afin de ne 
pas être incommodé par les eaux au moment du 
dégel du printemps. On prend aussi soin de 
s'installer dans le voisinage d'une source d'eau 
saine et abondante pour que l'approvisionnement 
soit ais&. Autant que possible, le chantier est érigé - 
a u  centre du secteur B couper afin que les ouvriers 
forestiers n'aient pas plus que 3 ou 4 milles h faire, 
en tous sens, pour faire la coupe. 

l e s  arbres coupés sont émondk et transportés 
sur l'emplacement désigné. Les arbres sont posés 
par terre de maniére A former un carré plus ou 
moins parfait, une incision est faite aux extrémitks 
de chaque tronc afin d'emboiter les arbres plac4s 
dans le sens contraire. L'édifice s'élève ainsi par 
des couches d'arbres superposés; le tout est 
rustique mais tr&s solide. 

Intérieur d'un chantier; A l'heure de la levée 

Un chantier abrite environ 35 hommes. Et tout 
prés on krige quelques autres constructions: écurie 

Un chantier forestier pour les chevaux, abris pour le foin. Et voilà donc 



un îlot humain installé au coeur de la forêt pour Toute la rivière du Lièvre et ses affluents sont 
prés de la moitié de l'année. ainsi jalonnés de ces chantiers forestiers. Plusieurs 

années plus tard, en 1886, le pionnier Charles Bock 
utilisera les restes de l'un d e  ces chantiers de la 
compagnie Ross pour se construire une maison, à 
son arrivée au rapide de l'orignal. Jos Montferrand 

"On le retrouva quatre ans plus tard 
trauoillant a I'exploilation des pinèdes de la 
riuière du Nord. Par la suite, il fut employé 
par un marchand de bois qui possédait des 
chantiers situés sur la rivière des Outaouais. 
Son travail ejjicace et son honnête(-é lui 
valurent d'et re considéré ii plusieurs reprises 
comme l'homme de confiance des patrons. 
En raison de l'expérience acquise pendant 
ses premières onnées de service, on le 
nomma contremaftre. Montferrand aimait 
cette vie errante qui le mena a travers les 
dijjérents chantiers de coupe de bois de 
I'Outaouais. 

Benjamin Sulte 

Force de  Monfferrond ' ir 

... un jour qu'il était porteur de plusieurs 
milliers de pios tres destinées ù la paie de ses 
gens, Montferrand (ut attaqué, au lac des 
Sables, par cinq hommes qui uouloient /e 
dévaliser. Malgré leurs biitons, il assomma 
trois d'entre eux et s'empara des deux autres 
pour les livrer à la justice. Le lac des Sables 
est en haut de la riuiére du Lièvre, à trente  
lieues de Buckingham. 

Benjamin Sulte  

Intérieur d'un chantier; A l'heure du repas 



Le travail forestier dure de longs mois: les et 1840 dans les chantiers autour de la Ferme 
"piqueurs" abattent les arbres, et les dégrossis- Wabassee et de la Ferme Rouge. 
sent, ensuite, ils cédent la place aux "grandes haches" 
qui les équarrissent. Les "charretiers" chargent 
ensuite ces piéces énormes s u r  des traîneaux afin 
de les amener sur la glace de la rivi6re dans des Systéme de fermes 
chemins ouverts par les "coupeurs de chemins" qui 
débarrassent les lieux de halage des arbres et des Mais, au fur et à mesure que la coupe du bois 
branches qui les obstruent. 

Les fermes 
"... le voyageur aperçoit des jermes bien 

cultivées, comme la ferme de i'exbow de la 
Compagnie Ross, et celle des  Pins de 
Maclaren (d Notre-Darne du Laus). 

R.P. Alexis de Barbezieux 
"grands défrichements, vastes prairies, 

bonnes maisons, granges spacieuses; des 
hangards, des remises, kcuries et étables; 
bien du foin, bien du  grain, des légumes en 
abondance, des greniers bien journis, des 
saloirs jamais vide et de l'argent dans la 
bourse". 
Guillaume Alphonse NanfeI à la ferme 

Andrd Beaulieu 
"on appelle Wabossee, une jerme situke 

sur la rivière du Lièvre, appartenant aux 
marchands de bois où ces derniers tiennent 
des marchandises et des provisions de toutes 
sortes pour alimenter leurs chantiers. 

Joseph Guérin 1884 
"En remontant toujours la riuiere vers le 

nord, on rencontre trois grandes jerrnes de 
chantiers; lu première, prés de Kiomika 
s'appelle la ferme Rouge de Maclaren.. .; /a 
seconde est connue SOUS le nom de ferme 
Neuve de la Montagne; elle est occupde 
aujourd'hui par M, Cyrille Lafontaine; enfin, 
b 40 milles p h  haut, encore uers le nord, se 
trouve /a derniére terre cultivée, la ferme 
Tapanee de Messieurs Ross, au deld s'&tend 
iJincommensurable solitude". 

R.P. Alexis de Barbezieux 

Croquis de  Jas Montferrand d'aprés Henri 
Julien. 

Le travail est exigeant et nbcessite des hommes 
forts et travailleurs. Les contre-maîtres sont trés 
souvent d'une dureté extrsme. Cette p&riode remonte la riviére vers le nord, I'approvisionne- 
améne dans les loréts de la Lièvre, le lkgendaire Jos ment devient de plus en plus difficile. Les distances 
Montferrand, géant herculéen qui est au service de et les rigueurs du climat en hiver commandent une 
Baxter Bowman A titre de contre-maitre entre 1832 nouvelle méthode pour l'approvisionnement des 



hommes et des chevaux dans les chantiers. Les 
marchands de bois s'organisent donc afin de 
nourrir hommes et chevaux avec une production 
agricole récoltée sur place. C'est donc 1'apparitior.i 
du systPme des termes: grandes exploitations 

1 _  

agricoles développées en forêt 21 proximité des 
chantiers. Ces fermes nécessitent un défrichement 
assez important, car il faut nourrir plusieurs 
chantiers pendant toutes les années que dure la ,- 
coupe forestiBre dans une région. On y retrouve 
toutes les constructions nécessaires pour y 
produire et y emmagasiner les vivres, le fourrage et ' 

les animaux de boucherie. Généralement, on y 
aperçoit une grande maison en pièces équarries, La ferme Rouge 
de larges granges, des hangards, des remises et 
des écuries. par des terres cultiv4es. 

Les marchands de bois ne songent nullement A Mais, ce systéme de fermes, au  coeur de la forêt, 
l'installation permanente de colons avec ce va aider indirectement la colonisation agricole. 
systéme de fermes agricoles. La colonisation ne les Certains bûcherons, fils de terriens, reprennent le 
intéresse guhe. D'ailleurs, les marchands de bois goût de la terre en voyant la qualité du sol qu'il y a 
voient d'un mauvais oeil que la ior&t soit remplacée sur la Lièvre. Et lorsque la coupe est finie dans les 

La ferme Wabaçsee 
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chantiers autour, la ferme de la compagnie 
demeure et devient souvent, avec les années de 
colonisation agricole qui suivront, un embryon de 
village. 

Les fermes qui jalonnent la Lièvre au temps des 
forestiers ne deviendront pas toutes des centres de 
colonisation intense mais certaines donneront 
naissance 3 des villages de colonisation agricole qui 
marqueront l'histoire de la Li&vre: la fermedes Pins 
A Notre-Dame du Laus, la Ferme des Lacaux à 
Notre-Dame de Pontmain, la Ferme Rouge b. St- 
Gérard de Kiamika et la Ferme Neuve qui garde 
encore son joli nom. 

Peinture representant des draveurs A l'oeuvre 
sur les affluents de l'Outaouais 

Peinture représentant des draveurs à Soeuvre sur les affluents de l'Outaouais 



LA COLONISATION AGRICOLE 

Aprés la conquête anglaise de 1760, le peuple 
qu4bécois se replie massivement vers l'agriculture. 
Les terres agricoles, excellentes le long du fleuve 
Saint-Laurent, réussissent A nourrir toute la 
population pendant un certain temps, mais, les 
familles québécoises ont des nombreux enfants et 
aprés quelques décennies, le problkme du 
surpeuplement agricole se pose avec acuité. 

De nouvelles terres s'ouvrent dans les cantons 
de l'est, mais, le gouvernement d'alors, instrument 
colonial et assimilateur, y favorise grandement 
l'immigration venue des îles 8ritanniques. 

Ces situations cruellement injustes pour les 
Québécois francophones amèneront la rébellion 
ouverte des Patriotes en 1837 B 1838. Mais cette 

Emigration aux États-unis 

"Depuis 1837, I'émigrotion des Canadiens. 
jrançais vers les États-unis s'accentuait 
d'unn.de en onnPe. Lù bas, ces canudiens 
étaient bien reçus, bien payés, parce qu'ils 
étaient honnêtes, irtdustrieux et diligents; 
mais la province s'appauvraissait d'autant". 

R.P. Samuel Charette 

Faire cesser l'exode des Québécois 

Devant l'incurie gouvernementale, le cri 
d'alarme est lancé par le clergé québécois. Les 
curbs des paroisses du Québec craignent que ces 
nombreux exilés perdent leur sentiment religieux 
en terre btrangère, certes, mais c'est aussi par 
amour de la na.tion, par senriment patriotique qu'ils 
organiseront une vigoureuse campagne pour 
arr&ter le fléau. 

CimetiCre de la nation 

"L'émigration aux Etats-Unis, c'est pour 
oinsi dire le cimetiére de la nation. Que de 
bras, que de travail, que d'intelligence qui 
sont perdus pour toujours pour le pays.  
Comme si on les portait au cimetière. 

Curé Labelle 

Il faut faire cesser cet inquiétant exode er, 
partout, dans les paroisses, aux prdnes du 
dimanche, aux confessions, au presbytBre. dans 
les familles lors des visites dans la paroisse, les 
curés se font un devo~r de mettre les familles, les 

révolte est écrasée et le surpeuplement continue jeunes gens, en garde contre ces departs si 
de s'accentuer. cofiteux pour l'avenir du peuple québécois. Cette 

situation devient de plus en plus inquiétante forme d'intervention du clergé arrivera A diminuer 
pour le peuple du Québec car c'est bientdt par un peu le phénomkne, mais il faut plus. II faut 
milliers annuellement que Ieç familles et ]es jeunes essayer d'endiguer I'hbmorragie définitivement et 
gens quittent leur pays natal pour émigrer vers les pour ça, il faut ouvrir de nouveles terres agricoles 
Etats-unis, au  sud, afin de trouver du travail. pour garder tous ces gens au Québec. 



ROle du curé Labelle 

D&s lors, le rôle Iiistorique du curé Labelle de St. 
JbGme,  va debuter. Le légendaire curé va devenir 
en peu de temps I'ext raordinaire porte-parole de ce  

Le curé Antoine Labelle 

mouvement de colonisation agricole vers d e  
nouvelles terres qui s'amorce au Québec durant la 
seconde moitié du XlXe siècle. Alors que le curd 
Hébert travaille vaillemment pour amener des 
colons au lac St-Jean, que le curé Brassard en fait 
de même au nord de Joliette, vers St-Michel-des- 
Saints, le curé Labelle, lui, concentre ses efforts A 
peupler la région au nord de sa paroisse de St- 
Jérdme, dans les Laurentides, le long de la riviQre 
Rouge, de la Kiamika, de la Liévre. 

Entre les années 1869 et 3882, le cure de St- 
Jérdrne fit  plus de 30 voyages de reconnaissance et 
d'exploration dans ces régions dites "des pays d'en 
haut" afin d'y trouver de bonnes terres propices A 
l'agriculture. Tous ces cantons du nord ne sont 
alors connus que par les forestiers qui montent y 

La coionisation 
"A I'6poque de Io ruée uers les chantiers de 

la Gatineau et de la Lièvre, la coloniçation 
présentait u n  double aspect, à la {ois 
patriotique et religieux. Il s'agissait d'abord 
d'établir ie surplus des uieilles paroisses de la 
uall4e du Soint-Laurent. On se rappelle qu'a 
/'&poque des "troubles de 1837" un des 
malaises qui les suscitérent !ut justement 
I'impossibiiifé, pour les jeunes canadiens 
fronçais, de s'établir a proximité des 
seigneuries, spécialement dans les "cantons 
de l'est" réservés ù I'élémen! anglais. Chaque 
année les f tats.Unis a i  tiraient des milliers de 
jeunes gens. Les esprits clairuoyunts 
considéroien t la vallée de l'Outaouais et 
celles de ses ajJuents, au moins de la rive 
nord, comme un beau domaine à conqudrir 
pour les canadiens-français. 

Jean-Paul Poulin 

faire la coupe du bois. Le curé Labelle en expQdition dans le nord 
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"11 s'agit d'ouvrir ce territoire à la colonisation d'y Rouge et de la Li4vre comme un véritable paradis à 
fonder des centaines de paroisses, d'y fixer un conquérir. "Les vallées de la rivière Rouge, et de la 
million d'habitants" lancera l'optimiste curé. Mais Lièvre présentent une grande étendue de terres qui 
son reve de peupler les cantons du nord n'a rien sont d'une qualité supérieure et ne sont surpassées 
d'utopique car dbjh, en 1859, le rapport Bouchette par aucune autre du Haut ou du Bas-Canada" 
sur  les terres de la Couronne parle des vallées de la peut-on y lire. 

Labelle en 1883 



Le chemin de fer du nord 
"Je ne crois pas qu'il y ait un chemin de fer 

au monde qui oit pl~ls  d'auenir et quisoitplus 
important pour la race française. II devient 
naturellement comme le débouché pour la 
colonisation des trois quarts de la province. 
Le nord lui appartiendra, avec le temps, les 
lieux, les circonstances, la na ture  des 
choses, tout cela se fera. 

Curé Labelle 
i 

voie ferrée de plus en plus loin, vers le nord. Pour 
lui, la solidit6 et la durabilité de ces établissements 
de colons sont conditionnelles à la montbe d'un 
chemin de fer qui va desservir toutes ces rbgions, 
permettant aux agriculteurs d'offrir plus 
facilement leur production sur le marché 
montrkalais et assurant un développement 
économique régional avec la création de petites 
entreprises locales liées % l'agriculture ou B 
l'exploitation forestiPre. 

Chantier de colon 

Le curé Labelle, que l'on surnommera "le roi du 
Nord", veut avant tout que son oeuvre de 
colonisation soit progressive et planifiée. En 1879, il 
obtient le prolongement du chemin de fer jusque 
dans sa paroisse de St-Jérbme et il va consacrer 
beaucoup de temps et d'energie à faire monter la 

' il! 

Le chemin de fer des "Pays d'en Haut" en construction 
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En 1884, les rails atteignent Saint-Agalhe des Le curé Labelle est aussi l'origine de la crbation 
Monts, mais ce ne sera qu'en 1909, que la voie de la Société de Colonisation d u  diocése do 
ferree touchera finalement les rives de la Liévre, au Montréal en 1879. L'association visait à bien 
Rapide-de-l'orignal. Et malgré les nombreux planifier le mouvement de colonisation, A recruter 
projets, les rails ne sont jamais montés plus haut des colons intéressés et travaillants, les ravitailler, 
sur cette ligne de  chemin de fer. A les aider, les soutenir. On ne peut certes pas 

parler d'utopie et de  manque d'organisation et 

Groupe de colons des Cantons du Nord 

1 

La colonisation en haut 
de Ponfmain 

"A partir de Ponfmain, on peut dire que la 
chaine des Laurentides est franchie et qu'une 
nouvelle région commence, rkgion ondulée et 
présentant les caractéres des vrais pays 
agricoles, c'est le nord, la terre promise de la 
colonisation, ce nord jadis inconnu et qui, 
depuis le curé Labelle, oftire i'ottention de 
tout bon patriote. La terre, en effet, 
commence à &Ire excellente ii partir de 
Ponfmain,  la montagne a presque 
absolument disparu, le canton Dudley est 
sablonneux. mais fertile, riche en bois et 
riche en juin. Celui de Bou thillier renjerme de 
magnifiques terres glaises sur le bord de la 
Liéure. Celui de la Kiamika, rocheux d l'est, 
est excellent halement sur le bord des 
rivières; celui de Robertson est d la fois gras 
et sablonneux; les cantons de Campbell et de 
Pope sont des terres d'excellente qualité." 

R.P. Alexis de Barbezieux 

Paradis terrestre ... 
"Les canions de Dudley et Wabassee, et 

surtout ceux de Kiamika, de Bout hillier et de 
Campbell possèdent les conditions requises 
pour plaire. Pas de montagnes, ferre non 
seulement d'une Jert ilité incomparable, mais 
plane et unie comme une table; oui, comme 
une table de noces où le festin est destiné Zr etre 
perpétuel. Pas de monotonie: Ia nappe se 
chonge plusieurs fois dans l'année. Pendant 
l'hiver elle est blanche comme la robe d'une 
uierge; puis elle devient verdoyante et 
embaumée comme le jeune Join qui pousse; 
vers /'automne, elle a la couleur des épis 
dorés. Nous y sommes tous conviés''. "C'est 
dans les cantons du Nord que se trouve la 
vraie calfornie pour nos jeunes canadiens; 
chaque lot y renJerme un trésor pour celuiqui 
sait le découvrir". 

"Le pays est ondulé c'est-à-dire, il prdsenfe 
tour à tour des plaines el des hauteurs. Ce 
sont des collines, des côteaux, ù pente 
douce, aux croupes larges et arrondies, que 
la charrue peut gravir le plus souvent, jusqu'a 
leur sommet. Un grand nombre de lacs et 
riviéres égouttent le terrain et donnent au 
poysage, un aspect pittoresque autant que 
varié. 

Depuis cheval blanc jusqu'auxfourches de 
la Lièvre, le terrain dans le voisinage de la 
riuidre est plan et le sol généralement bon; on 
rencontre plusieurs terres là où le grain et le 
fourrage sont récolfés pour alimenter les 
chantiers, Les bords d e  la riviére sont bas et 
le courant est assez fort, brisé ça et Id, par 
des rapides': 

Guillaume Alphonse Nantel 



I'hriergie dbployée par cet homme tenace es1 
bientôt reconnue au niveau gouvernemental Le 
premier ministre du Québec, Honore Mercier, lui 
confiera le poste de sous-ministre au ministere de  
l'agriculture et de la colonisatioti qu'il dirige dans 
son gouvernement. Grâce A ce poste politique. le 
curé peut porter son message A travers tout le 
Québec et même A l'étranger. 

Avec l'appui de Mercier, titulaire du miniçtére, il 
fait publier les "Guides du colon": brochures 
gouvernementales qui facilitent les démarches des 
futurs colons, leur indiquant les meilleurs endroits 
à coloniser, les routes à suivre, les divers besoins. 
La région de la Haute LiPvre, particulibrement en 
amont de la Ferme des Lacaux Notre-Dame de 
Pontrnain y est décrite comme excellente A 
l'agriculture. Les rapports parlent de pentes 

Premiers défrichements 

Avantages ... pour le colon 
". . . I'intdressé pourra choisir le meilleur 

terrain au prix de 30 centins de l'ocre, 
payable en 5 ans. Quelques mois de travail lui 
sufiiront pour foire une éclaircie de quelques 
arpents ... le colon y trouvera plus que sa 
nourriture ei celle de ses bestiaux. Le 
chauffage ne lui coûtero que la peine de 
bdcher son bois. Comme i l  y a moins de luxe 
dans ces cantons nouveaux, les Jiiles se 
contenteront de robes plus modestes et de 
chapeaux moins Jeuris". 

Guillaume Alphonse Nontel 

douces, d'égouttement facile, de terres  
excellentes. 

Le colon intéressé et désireux de s'établir dans 
ces régions doit acheter son lot de l'agent des 
terres: le prix uniforme est de 30 centins l'acre; la 
somme est payable en 5 ans,  par versements et la 
Société de Colonisation est là pour aider les plus 
démunis. 

Colonisation et marchands de bois 

Mais la montée et i'installation sur les terres de la 

Colonisation et marchands 
de bois 
"Mais la loi du 10 septembre 1883, du 

gouuernement Mousseau, créant d'énormes 
réserves [oresfières au projit des marchands 
d e  bois, entravait l'essor de lu colonisation 
dans la rdgion". 

Robert Rumilly 
"Les marchands de bois voyaient ce 

monde avec un oeil plus ou moins serein. Les 
lots pris par les colons, bientôt retranchés de 
leurs limites foresti6res les privaient des 
avantages d'une certaine quantité de bois". 

Joseph Gubnn 
"On peut s'ktonner de ce retard et de cette 

lenteur du peuplement d'une des plus belles 
régions de la prouince. Comment, en efjet, 
les "voyageurs" fils de terriens pour la 
plupart, ne songèrent-ils pas à s'établir, plus 
tôt et plus nombreux, dans ces régions?Sans 
doute, l'éloignement des centres et la 
pauureté des routes, si o n  peut appeler ainsi 
les "Trails" des bûcherons, peuvent 
expliquer ce retard et ce petit nombre. On 
devine que d'au! res obstocles se dressèrent, 
car les dflicultés que renconfr2rent les 
Sociétés de Colonisation ne furenf pas 
imaginaires. Sons jeter la pierre à personne, 
on peut se demander si un plan d'ensemble, 
une organisation plus méthodique n'auraient 
pas lail davantage. 

Jean-Paul Poulin 



Haute-Lievre rencontrent des obstacles majeurs. 
Le développement de la colonisation agricole est 
souvent ralenti par les compagnies forestiéres, 
installkes avant l'arrivée des colons, qui voient d'un 
mauvais oeil que la forêt soit remplacee par des 
terres cultivées. Les compagnies craignent de 
perdre de l'excellent bois et depuis que le 
gouvernement Mousseau leur A accordé 
d'&normes réserves forestiéres, les marchands de 
bois régnent en rois et maitres et ont une influence 
déterminante sur le développement et même sur la 
survie de ces nouvelles colonies agricoles. 

Et le gouvernement, malgré de beaux discours, 
se contente d'une simple supervision. Dans les 
faits, toute l'initiative du développement est laissée 
aux intkrêts priv6s et les marchands de bois sont 
beaucoup plus favoris&s que les coloiis. Ces 
derniers ont donc A subir l'hostilité sourde des 
compagnies foreçtièreç même si ces nouveaux 
colons font d'excellents bûcherons A leur emploi 
durant les mois d'hiver: les colons doivent attendre 

Chantier de colonisation 

un certain nombre d'années avant d'@tre bien 
installés et le travail du bDcheron dans les chantiers 
voisins leur procure un revenu d'appoint essentiel. 

Difficulté du voyage 

Un second obstacle de taille se  dresse devant le 
colon désireux de venir s'établir dans le Haut de la 
Li4vre ou sur la Kiamika: l'absence d'un bon 
chemin carossable. 

Le curé Labelle a beau présenter In région 
conime excellente à l'agriculture, leç familles 
d4sireuses de venir s'y installer n'ont aucune route 
convenable pour y arriver. 

Le chemin le plus aisé consiste à remonter la 
riviére du ti4vre depuis son embouchure sur 
l'Outaouais, comme l'ont si longtemps tait les 

Chemin de la Lièvre 
"A mon arrivée dans le haut de la Lièvre, il 

n'y avait pas d'autre voie de communicaiion 
que la riviére; /%té en canot d'dcorce, I'hiuer 
sur la glace ... Nous profitons des chemins 
d'hiver sur la Liéure, pour aller chercher des 
provisions pour Ibnnée d Buckingham. S'il 
fait beau temps nous faisions le voyage dans 
7 ou 8 jours". 

"... je les descendis jusqu'd Buckingham 
par la Liéure sur les chemins de glace que 
les marchands entretenaient I'hiuer sur  
celte rivière'', 

Joseph Guérin 1884 

trappeurs amérindiens et comme le firent les 
forestiers b l'emploi des marchands de bois. A 
partir de Buckingham, le voyage se tait en canot 
durant les mois d'&té et en traîneau et cheval sur la 
glace de la rivihre durant i'hiver. C'est l'unique 
moyen de venir vérifier les dires du bon curé au 
sujet des "bonnes terres" de la Haute-Liévre. 

Cette route difficile ne sourit certainement pas A 
tous et la colonisation s'en trouve ralentie d'autant. 
Mais le curé colonisateur n'est pas homme a se 
laisser vaincre par un tel obstacle. II multiplie les 
rencontres avec ses amis politiques afin de trouver 
la meilleure solution pour régler le probléme 
d'acc4s de la Liévre supérieure. 

La premiére solution est la mise en opdration de 
deux petits bateaux A vapeur sur ta partie sud de la 
Liévre pour aider les colons. Ces deux lignes de 
navigation sont financées en bonne partie par la 
Société de Colonisation du diocése de Montréal. 

A compter de 1883, les bateaux font la navette 
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entre Buckingham ei la Grande-Chute (High Falls) 
et de la Grande-Chute jusqu'à la Ferme des Pins, 
près de Notre-Dame du Laus. On avait aussi prévu 
établir une autre ligne entre le rapide des Cédres en 
amont de Notre-Dame du Laus jusqu'au pied du 
rapide du Wabassee où Thomas Mackanabé et ça 
tamille sont fixés depuis 1848. 

Une telle initiative permet certainement une 

Navigation sur la Liéure 
"Le 26 au maiin, nous nous embarquons 

sur un tout petit vaisseau qui lait le service 
sur la Lièvre, de Buckingham ou High Rock, 
24 milles; d chaque instant, o n  entend le sifjlet 
de la machine du bateau oppeler les 
habitants riverains pour leur livrer, soif une 
poche de Jieur, un sac de sel, un poêle, une 
lettre ou un paquet quelconque ..., au petit 
rapide de la Salette, le vaisseau approche de 
terre, on attache un gros câble à sa proue, 
voyageurs et kquipage tirent sur la corde, en 
vingt minutes le rapide est franchi". 

Joseph Guérin 
"Dès l'été 1883, de petits bateaux d vapeur 

avaient commencé a faire leur apparitions 
sur la Lièvre, Id où 3 ans auparavant ne 
glissaient que des canots. Les dénommés 
Thiboult, aidés par la SociétB d e  
Colonisation du curé Labelle, étaient 
propriétaires de l'un de ces nauires. En 1884, 
on demandait encore de l'aide au curk 
Labelle pour assurer une ligne de bateau à 
vapeur sur la Lièvre, depuis les Pins jusqu'd 
Wabassee, pr4s de 40 milles': 

Héléne Tassé 

meilleure utilisation du chemin de la LiBvre, mais le 
futur colon doit encore franchir une distance de 
plus de 40 milles, sans chemin carossable, depuis 
Notre-Dame du Laus, avant d'atteindre le rapide 
de l'Orignal. 

Le chemin Chapleau 

Mais la navigation à vapeur n'apporte pas les 
résultats escomptés pour le peuplement en Haute- 



Chemin Chlzpleau 
"A quatre milles de la Chuie-aux-lroquois 

prend le chemin Chopleau qui vous conduit 
jusquJau lac Nominingue et  ira aboutir à Io 
rivière d u  Lièvre. .." 

Guillaume Alphonse Nantel, 1884 
'II y a 46 lieues de Montréal d Montaruille 

(Kiamika) par la voie de St-Jérôme et plus de 
60 par lu voie de Buckingham. Le chemin de 
St-Jérôme est plus direct; malheureusement 
ii ne se rend pas encore d /a Lièvre. II reste 5 à 
6 lieues de chemin d construire". 

T.B. Benoit 1884 
"L'immigra/ion qui se dirige aujourd'hui 

vers le nord ne prend point le chemin long et 

dijjicile de la Liévre, mois elle vierit de 
Montréal par la voie jerr4.e et par le chemin 
Chapleau". 

R.P. Alexis de Barbezieux 

"Pour nous rendre d destinaiion, il nous 
restait encore 27 milles àjaire en pleinejorét. 
Nous devions passer par une toute petite 
route 13 peine défrichée, que le gouvernement 
avait (ail Jaire l'automne précéden!. Pas une 
seule habitation ne se trouvait sur ce chemin. 
Nous avancions bien lentement; nos 
chevaux comme nous étaient épuisés de 
laligue, d peine jaisons-nous cent pieds sans 
nous arr&ler pour couper les arbres qui 
barrent la route". 

Joseph Guérin 1884 

Famille de colons installée sur Ie chemin Chapleau 



Lièure et le cur6 Labelle entreprend une nouvelle 
campagne qui vise A faire construire une bonne 
route carossable qui relierait la rivisre Rouge à la 
riviére d u  Liévre. 

En  1884, le gouvernement Mercier approuve le 
projet et les crkdits n4cesçaires s o n t  votés pour  
l'ouverture de ce chemin de colonisation. 

Cette roule de colonisation, le chemin 
Chapleau, va relier Chute-aux.Iroquois sur la 
riviére Rouge, A la Ferme-Rouge B la hauteur de 
l'embouchure de la riviére Kiamika sur IaLiévre, en 
passant par la colonie de La Minerve et celle du 
Nominingue. Le chemin est compl&t& au cours de 
l'hiver 1884-1885. Les travaux sont confiés à 
l'entrepreneur Pierre-Casimir Bohémier de Sainte- 
Agathe des Monts. 

Cette route sera véritablement providentielle 
pour la colonisation car, à peine terminhe, la vallée 
de la Liévre connaitra un premier essor agricole 
alors que les premiers colons arr ivent  en 
exploration dans la région du rapide de l'Orignal: 
un groupe de Sainte-Adéle, les fréres Fortier 
d'abord, et un groupe des Cantons de l'Est, dirigé 
par Solime Alix de Waterloo, quelques jours plus 
tard. 

Le destin de la Li&vre Supérieure a longtemps 
été lie à celui de l'Outaouais, mais avec l'ouverture 
du chemin Chapleau, l'histoire change et 
désormais c'est 3 partir de la region laurentienne et 
de la région m4tropolitaine que le développement 
des c a n t o n s  du nord va se faire. 

D E  L A  R O U G E  
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"II fallait agrandir le puys" 
Solime Alix 1890 

PREMIERS COLONS 

C'es1 à l'été 1882 que le curé Labelle vient 
parcourir, pour la première fois, la vallée 
supérieure de la riviere du Lièvre. + 

Le curé Labelle 

Depuis l'embouchure de la riviére Kiamika qui se 
jette dans la Lihvre, le curk colonisateur, 
accompagné de son éternel guide Isidore Martin, 
remonte le cours de la riuière pour prendre la 
meilleure connaissance possible de la qualité du sol 
et des possibilités agricoles sur cette rivihe. 

Les terres riveraines, en aval comme en amont 
du rapide de l'Orignal lui semblent alors excellentes 
A l'agriculture. De plus, avec la possibilité 
d'harnacher le pouvoir de l'eau de la chute, le site 

Le rapide de l'Orignal en 1882 

même du rapide de l'Orignal lui semble appelé à un 
développement industriel certain. 

Aprés cette première prise de contact, le nom 
"Rapide-de-l'Orignal" apparait d&s lors sur les 

, 

Le rapide de l'Orignal 
"Sur /'emplacement du  lutur village de 

Mont-Laurier, il exisroit une petite maison 
sons importance, presqu'une cabane, qui 
seruait de pied-à-terre aux flotteurs de billots 
et aux hommes dé chantier ... II y auait une 
cabane à tous les douze milles environ et qui 
alternait parfois avec une ferme de la 
Compagnie (Ross et  Maclaren). Elle était 
construite en bois rond, avec toit en cr2dre. 
Le plancher, assez rustique, était de c è d r e  et 
de pins fendus. Hangar et écurie la 
compldtaient toujours". 

Blanche Alix (Marie) 



cartes des cantons de colonisation que le curé fait 
dresser. Ce nom est venu d'une vieille légende 
amérindienne quÏ racontait qu'un magnifique 
orignal, pourchassé par un groupe d e  chasseurs, 
aurait franchi le rapide d'un seul bond. 

Convaincu de la rentabilité agricole et des 
possibilités industrielles de cette nouvelle région, le 
curé présente l'endroit comme étant idbal pour la 
colon)sation et il va mettre beaucoup d'efforts à 
recruter des colons courageux qui accepteront de 
venir explorer la région et développer une nouvelle 
partie du Québec. 

Malgré les appels d u  brave curé, le rapide de 
l'Orignal demeure, jusqu'en 1885, une simple halte 
sur la Liévre. Les voyageurs en canot: trappeurs 
amérindiens cit forestiers s'y arrêtent pour manger 
ou dormir ail moment du portage, sur la rive nord 
de la rivière. 

La rkgion a précédemment été exploitee, 
pendant quelques années, par les forestiers à 
l'emploi des frfires Ross qui avaient un droit de 
coupe du bois sur la lièvre supbrieure. Les restes 
d'un chantirr forestier tdmoignaient de cette 
présence humaine temporaire, près d'un petit 
ruisseau en aval du rapide. 

Le long du sentier de portage, il existait aussi une 
sorte de cabane rustique qui servait de pieclAterre 
pour les hommes de chantiers ei les draveurs qui 
montaient encore plus haut sur la rivi4re. 

Les frères Fortier 

La construction du chemin Chapleau jusqu'a la 
Lihvre sera providentielle pour la colonie de 
l'Orignal car, A peine ouvert, au printemps 1885, les 
premiers colons, intéressks i3 venir sJ6tablir sur la 
Liévre supérieure, s'aménent au rapide de 
l'orignal. 

Les premiers à venir en voyage d'exploration 
agricole dans la région du rapide sont les deux 
frkres, Louis-Norbert et Wilfrid Fortier de la 
paroisse de Sainte-Adèle dans les basses 
Laurentides. Leur père, Victor, est un ami 
personnel du curé Labelle et ce dernier a évidem- 
ment été l'origine de la décision des fils Fortier de 

Louis-Norbert Fortier 

de Victor Fortier: Louis-Norbert, l'aîné, âgé de 24 
ans, Wilfrid, 20 ans, et Alfred, 16 ans, 
entreprennent cette expédition en direction de la 
rividre du Liévre. 

Depuis Sainte-Adéle, leur paroisse, les frdres 
atteignent la Chute-aux-Iroquois et le Nominingue 
avec la diligence postale qui vient chez le père 
Martineau, jésuite, qui vient à peine de s'installer 
sur les bords du lac Norniningue, en 1883, à la 
demande du curé Labelle et de la Compagnie de 
Jésus qui entendent y construire un collège et faire 

venir explorer la région du rapide de l'orignal. 
Maison des Jésuites et ensuite des Cric à 

C'est donc au début de juin 1885 que les trois fils Nominingue 



de l'endroit le centre administratif de tous les 
cantons du nord. II en coûte environ 3 dollars par 
personne pour faire ce trajet avec le posrillon qui 
fait le voyage jusque là, à tous les mercredis. 

Alfred, le plus jeune des trois, qui avait 
préckdemment discuté de ce voyage avec le curé 
Labelle lai-même, au collège de Si-Jerame o ù  il 
éiait pensionnaire, ne fait pas le voyage jusqu'à la 
Liévre, avec ses fréres. 11 s'arrête chez un parent, à 
la Chute-aux-Iroquois. 

Après avoir loué voit~ire et cheval au 
Nornininguc, les deux fr8res ainés entreprennent la 
traversée du chemin Chapleau pour atteindre le 
canton Kiamika. Le ctiemiri est A peine terniiné et 
bien difficilement carossable en certains endroits. 

Arrivés la rivi$re du Lièvre, les deux hommes 
traversent la riviére sur un bac à câble qui les 
rnenent à la Ferme Rouge de la compagnie 
Maclaren. Et pour continuer leur périple sur la 
LiPvre qu'il faut maintenant remonter, ils laissent 
cheval et voiture a la Ferme-Rouge où on leur prête 
u n  canot pour continuer je voyage 

Par le cours de la rivière, les fréres Fortier 
arrivent au rapide de l'orignal aprés quelques 
heures de canotage, en s'arrêtant ici et Ih pour 
vérifier la qualité du sol sur les rives. 

La Ferme-Rouge 
"La jerrne Rouge, situee dans le canton 

Bouthillier, a u  confluent des rivières Lièvre et 
Kiamika, donne annuellement des milliers de 
tonnes de join. Trois larges granges sont 
souvent insuffisantes ù t'emmagasinclge de 
ces richesses. II n'y a ici jamais ossez de 
produits pour oppouisionner les nombreux 
chantiers de bois dont les environs sont 
parsemés ". 

Guillaume-Alphonse Nantel. 

Parvenus à leur destination, les deux 
explorateurs s'installent dans le petit abri 
sommaire qui leur sert de gFte durant les quelques 
jours où ils visitent les environs. Le curé Labelle 
leur a d'ailleurs fortement conseillé cie visiter 
minutieusement toute la région afin de bien évaluer 
le sol et les possibilités de colonisation agricole 
avant de choisir des lots de façon définitive. 

Le lendemain de leur arrivée, les deux frères 
remontent lentement la rivi&re jusqu'à Ferme 
Neuve, sise A quelque douze milles plus au nord. 
Tout comme la Ferme-Rouge, la Ferme-Neuve est 
urie grande exploitation agricole, située en pleine 



forêt. L'endroit est exploitée pour nourrir les aux-Iroquois, après leur retour de voyage sur la 
nombreux forestiers et leurs chevaux, employés à Liévre, les Fortier rencontrent alors fortuitement 
la coupe du bois durant les mois d'hiver. deux autres voyageurs qui sont arrivés A l'auberge 

Le site de la Ferme-Neuve est rernarqual-ile, bien 
organisé, avec de solides batimenzs et plusieurs 
arpents e n  culture. Les Fortier se montrent 
intéressés A devenir propriétaires d'une partie de 
ces lots mais le bourgeois de la compagnie qui 
s'occupe de la ferme, les dissuade en disant que la 
coupe est loin d'y &tre terminée et la ferme sera 
encore bien utile A la compagnie. 

Les deux fr~rek redescendent donc au rapide de 
l'Orignal oii le site est encore beaucoup plus A l'état 
sauvage. Les seuls indices d'une présence humaine 
sont: le sentier de portage et l'humble cabane qui 
leur sert d'abri. 

Aprés quelques journées d'exploration, les 
Fortier plient bagages et regagnent la Chute-aux- 
Iroquois par le méme itinéraire qu'ils avaient pris 
pour venir: le chemin de la Lihvre et le chemin 
Chapleau. 

Solime Alix et Adolphe Bail 

Logés pour la nuit à l'hôtel Rei~aud de la Chute- 

dans la même journée, en provenance de St- 
Jérdrne, oh ils espéraient rencontrer le curé 
Labelle. Ces deux derniers voyageurs sont Sojime 
Alix et Adolphe Bail de Waterloo dans les cantons 
de l'Est. Eux aussi, sont montés dans les "pays d'en 
liaut" avec i'intention de visiter des cantons de 
colonisation et des sites industriels intéressantssur 
la riviére du Liévre. Les "Guides du colon" publi6s 
par le gouvernement et les textes du curé Labelle 
ont intéressé les deux hommes à entreprendre ce 
voyage d'exploration. Alix a d'ailleurs rencontré 
personnellement le curé colonisateur qui a suscité 
son interet pour les possibilit~s agricoles et 
industrielles du rapide de l'orignal. 

Les quatres hommes, les Fortier, Alix et Bail, 
discutent alors longuement de leurs projets et tous 
s'entendent pour louanger le magnifique travail 
effectué par le curé de St.dérBme dont le 
presbytPre est littéralement tapisse de cartes des 
cantons A coloniser: Chapleau, Loranger, 
Marchand, Kiamika. Bouthillier, Pope, Robertson, 
Campbell. 

Au cours de la discussion, Louis-Norbert Fortier 
informe ses deux interlocuteurs de l'état du chemin 
Chapleau qui laisse encore a désirer entre 



Nominingue et Kiamika el  des possibilitbs 
d'atteindre le rapide de I'Orignal, facilement, 
depuis la Ferme-Rouge. 

Au lendemain de la rencontre des quatres 
hommes, les Fortier repartent avec la diligence du 
postillon pour retourner chez eux à Sainte-Adde, 
afin de préparer leur retour en vue d'une 
installation définitive a u  rapide de I'Orignal oii ils 
espèrent connaître la prospérité malgré les 
difficultés inhérentes aux premiers défrichements. 

De leur cdté, Solime d i x  et Adolphe Bail se 
dirigent uers la Ferme Rouge en prenant le difficile 
chemin Chapleau. Comme les précédents 

Le rapide de I'Orignal 

explora leurs, les deux compagnons remon tent la 
Liévre jusqu'au pied du rapide de I'Ongnal. Os 
atteignent ainsi la destination de leur voyage après 
u n  périple qui a dur4 6 jours depuis leur départ des 
Cantons de l'Est. 

Au rapide de l'Orignal, la riviére sauvage, se 
bousculant au milieu de cette immense forêt 
constitue u n  spectacle captivant: les deux 
explorateurs sont fortement impressionnés par le 
site que le curé Labelle leur avait décrit. 

A leur tour, ils entreprennent une exploration de 
toute la région, en amont et en aval de la chute, afin 
de bien connaître la configuration du terrain, la 
qualit4 des sols, pour bien choisir tes lots les plus 
aptes 3 les satisfaire. 

Leur apprkciation de l'endroit confirmait 
grandement la description faite par le curé de St- 

JérBme. Leur décision est prise assez rapidement. 
L'endroit leur semble trés prometteur, tant au 
point de vue agricole, qu'au point de vue industriel. 
Ils dkcident donc de revenir pour s'y installer le plus 
tai possible, avec plus de bagages et provisions, 
afin de réaliser le plus de travail de dblrichement 
possible, diir~~irit t'automne et l'hiver. 

Le rêve du curé Labelleva bientbt devenir réalité 
sur les rives de la rivière du Lièvre. 

Solime Alix 

Le retour 3 Waterloo dans les Cantons de l'Est se 
fait un peu dans les mêmes conditionç. Les deux 
explorateurs sont optimistes et convaincus de leur 
réussite au rapide de I'Orignal. 

Adolphe Bail est encore célibataire, il peut donc 
assez facilement entrevoir son installation 
définitive au rapide. Mais Solime Alix, lui, est marié 
à Léonide Hudon et il est pére de 3 filles. De plus, il 
exploite avantageusement dkjà un rnagasin-gknéral 
dans le village de  Waterloo. 

La famille Alix est bien installke; les parents et les 
amis sont là, tout prés. II y a une kcole pour les 
enfants, l'église est à deux pas. Pourquoi partir, 
pourquoi quitter tout ça? demande l'épouse. 
Solime a donc grande peine à convaincre celle-ci de 



tout laisser derrière pour aller vers l'inconnu, vers 
les difficultés de la colonisation ... "C'est si loin ... et 
as-tu pensé aux enfants, Solime? demande-t-elle, 
sans vouloir le blesser. Mais lui, emporté par le rêve 
du curé Labelle, répond souvent: "II nous faut 
agrandir le pays", c'est nolre d e .  II est encore 
imprégné de toutes les visions qu'il a eu sur les rives 
du rapide de l'Orignal. 

Aprés de longues discussions, LConide se laisse 
convaincre et accepte de venir retrouver son mari 
à l'Orignal, après que les premiers niois de 
dkfrichements, les plus difficiles, seront passés. 
Solime Alix est heureux. 

D&s lors, Alix et Bail forment une société, se font 
concéder 489 acres de terres sur la rive nord du 
rapide. Cette partie concbdée const i tue  

aujourd'hui le quartier du rapide A Mont-Laurier. 
Le prix des lots est alors de 30 sous l'acre, payable 
en 5 ans, avec un inléret de 6%. 

Aux termes de l'accord entre les deux hommes, 
ils s'associent pour "cultiver, faire commerce et 
sciage du bois". Ils se font également conckder le 
droit de faire la traite des fourrures avec les 
trappeurs Algonquins qui descendent encore la 
Lièvre, parfois, au printemps. Les deux associés 
entendent également ouvrir un magasin-général 
pour vendre dil.lérents articles aux trappeurs et 
aux forestiers: poudre A fusil, plomb, piéges. farine, 
etc. La volonté d'établissement d u  groupe Alix-Bail 
est agricole mais également industrielle et 
commerciale. 

Tous les préparatifs étant complété$, le voyage 



Solime Alix 
fils ainé de Jér6rnie Alix et Césorie 
Laliberté; 

son pdre  &taif marchand général et 
journisseur des caseriles du Fort Charnbly 
sur le Richelieu; 

né le 5 mai 1856, il était I'aînd d'une lamille 
de 14 enjants; 

illit ses gludes au Collège de SI-Césuire OU 
il lu i  condisciple du jrére And& 
en 1871, i l  devient commis-4picier Ù 

Montréal; 

en 1873, d 17 uns, aidé de son père, il 
achète une épicerie-boucherie à 
Waterloo, dans les cantons de l'Est; 
en 1879, il &pouse Léonide Hudon, {ille de 
George Hudon, niarchond-général de 
Wu terho; 

en juin 1885, d 30 ans, il visite le site du 
rapide de l'Orignal; 

en août 1885, associé ù AdoIphe Bail, il 
s'installe dejinitivement a u  rapide de 
IDrignal; 
en 1887, son épouse et ses 3filles ainées le 
rejoignent au  rapide; 

il mourra a u  rapide de  I'Orignol, en 1927, d 
I'cîge de 70 ans. 

de retour au rapide de l'Orignal, pour une 
installation dkfinitive, est entrepris le 13 aoiit 1885. 

Alix et Bail, se sentant sans doute un peu démuni 
face au gigantesque travail de dkfrichement qui les 
attend, ont convaincu deux autres personnes de 
venir travailler avec eux pour les aider à bien 
s'installer: Georges Bail, le frere d'Adolphe et 
Alplionse Hudon, le frére de Leonide et beau-Irére 
de Solime Alix, sont donc du  second voyage. 

Le deuxième voyage n'emprunte cependant pas 
le même itinbraire que la première fois. On craint le 
chemin Chapleau avec la lourdeur des  bagages que 
l'on emporte. Le groupe va remonter vers l'orignal 
en passant par l'ancien chemin de  la Lièvre, depuis 
Buckingham plutôt que  par la Chute-aux-Iroquois. 

Adolphe Bail 

Montréal en direction de Buckingham, village situé 
près d e  l'embouchure de la rjviPre du Lièvre. A 
partir de là, les quatres futurs défricheurs 
remontent la rivière en embarquant sur un premier 
petit bateau à vapeur, qui fait la navette juçqu'h la 
Grande Chute  (High Falls). 

Rendus au pied de la Grande Chute,  à 25 milles 

La petite expédition prend donc  le train A La g[issoire à bois de la Haute-Cfiute 



de Buckingham environ, 12s voyageurs doivent 
portager sur une distance d'un mille, par un étroit 
sentier, d forte pente. Ce portage, bien que fort 
pénible, leur permet d'admirer l'impressionnante 
glissoire A bois que les compagnies forestieres ont 
fait hriger pour éviter que le bois dravé ne se  brise 
dans les remous de la grande chute. 

En haut de ce portage, les expéditionnaires 
peuvent embarquer avec tous les bagages sur un 
second bateau qui, lui, navigue jusqu'à la Ferme 
des Pins, prés de Notre-Dame du Laus. 

Dans le petit village de Notre-Dame du Laus, les 
quatres voyageurs compl4tent alors les achats 
nécessaires A leur installation au magasin-g&néral 
de James Macabe. 

De la, en voiture 3 cheval, ils gagnent le grand lac 
des Sables, quelques milles plus en amont sur la 
riviére. Et les quarante dern~ers milles sont franchis 
en chaloupe et canot avec bagages et provisions. 

Fondation du rapide de l'orignal 

Aprés une halte A la Ferme-Rouge, pour y 
manger, les quatres compagnons arrivent au 
rapide de l'Orignal a la tin de I'apiés-midi, le 19 août 
1885. Cette journée marque doiic l'arrivée 
définitive des premiers pionniers et ce jour devient, 
en quelque sorte, la date de fondation du Rapide- 
de-l'Orignal qui deviendra la ville de Mont-Laurier. 

Ce premier groupe de défricheurs s'installe sur la 
rive nord, le long du chemin du portage. Leur 
premier travail consiste à consolider la cabane qu'il 
y a près du rapide afin d'y passer un premier hiver. 
Tr&s rudimentaire, en bois à peine équarri, bousill& 
avec de la mousse de roche séchée et avec une 
toiture en "auge de cédre", ce modeste chantier 
devient la prerniQre habitation de la petite colonie 
naissante. Érigé a quelques pas du rapide, le 
chantier sera I'habitation du groupe Alix-Bail 
pendant quatre ans et il  servira aussi A loger 

Le premier chantier du Rapide-de-l'orignal 







mieux connaitre les avantages et les inconvénients 
d u  lot choisi. La proximité de la rivière, 
I'égoutemeni du sol ou la présence d'une source 
d'eau fraîche, sont autant d'aspects à considérer 
avant de construire une maison qui sera définitive. 

P 

Cours d'eau et colonisation 
"II est connu c!ilrJ le colon aime touiours a 

Aprés reconnaissance des environs irnrn4diats 
d u  rapide de l'Orignal, les Lafleurs optent pour 
s'installer sur la rive nord, en amont des lots où 
Solirne Alix et Adolphe Bail sont déja installés. Les 
lots choisis par les Lafleur se trouvent donc à 
environ un mille et demi en haut de la chute de 
l'Orignal. 

l 

A la Fin de l'hiver, en mars de la même année, 
François Thibault et son épouse Élise Le Guerrier 
arrivent avec leur cinq entants: Joseph, Jules, 
Elisa, Origèr:e, Adrien. Et toute la famille arrive à se 
loger dans le chantier d'Alix pendant quelques 
temps. Cette façon d'accueillir et d'aider les 
nouveaux arrivants allait de soi, car, pour réussir 
dans le nord, colonisation et entraide se doivent 
d'8tre synonymes. 

jixer son habitation près d'une rivière ov d'un 
lac. Eh bien! autant que les circonstances le 
permettront, c'est sur les bords des rivières 
et des lacs que nous Jixerons le site de nos 
cllapelles ". 

le curC Labelle 
Aprés avoir fait le tour deç environs pour y 

dénicher le meilleur endroit d'installation, la famille 
Thibault choisit de s'établir SUT la rive sud, en haut 
du rapide, de l'autre catO du ruisseau qui se jette 
dans la Lièvre sur la rive sud. Les Io tç choisis par les 
Thibault font quasiment face à ceux de Zephir 
Lafleur, sur Vautre rive. Quelques années plus tard, 
après vente de différentes parties, les terres 
délrichées par François Thibault, son épouse et ses 
enfants, formeront une bonne partie du quartier de 
la ville appelé le bas-du-village. 

Trois mois plus tard, à la fin de juin 1886, c'est au 
tour de Charles et Seraphin Bock de s'amener 
dans la petite colonie en passant par le chemin 
Chapteau. 

Comme plusieurs québécois de l'dpoque, 
Charles Bock s'était exilé en Nouvelle-Angleterre 
afin d'y trouver du travail, mais la vigoureuse 
campagne de colonisation du curé Labelle l'a 
rejoint dans sa terre d'exil et il est revenu au pays 
pour tenter sa chance comme colon dans les 
cantons du  Nord. 

C'est leur frhre Aristide qui tenait magasin- 
général à la Chute-aux-Iroquois qui avait réussi A 
convaincre Charles et Séraphin de venir explorer 
les terres du rapide de l'Orignal dont plusieurs 
voyageurs lui parlaient. 

Les fréres Bock viennent donc tenter leur 
chance dans la colonisation agricole, mais ils ont 
aussi certaines intentions industrielles. 

François Thibault et Élise Le Guerrier 

Les deux frères trouvent d'abord à se loger 
temporairement dans le chantier des frères Fortier 
sur la grande île en bas du rapide. Aprk quelques 
semaines d'hésitations, Séraphin repart et, seul, 
Charles choisira de s'installer dkfinitivement. !I 
prend alors ses lots sur la rive nord, en face de I'ile 
des Fortier, enrre les deux ruisseaux qui se jettent 
dans la Liévre. I I  profite d'ailleurs des restes de 
l'ancien chantier Ross abandonné quelques anribes 



La maison Bock en bas du rapide 

plus tdt pour se construire une habitation 
convenable, avec l'aide des freres Fortier, Bock 
devient ainsi le voisin immédiat du groupe Alix-Bail 
et le ruisseau qui coule sur sa propriét4 prendra 
son nom dors que le ruisseau qui borne sa 
proprikté avec les lots de Solime Alix prendra le 
nom de ce dernier. 

Quelques semaines plus tard, en aoGt 1886, 
Corine Dupré vient rejoindre son époux Charles 
Bock. Elle et ses deux enfants, Wilfrid et Clara sont 
accueillis avec beaucoup de joie dans la petite 
colonie. La courageuse Madame Bock, âgée de 32 
ans, donnera bientôt naissance au Piéme bébh de la 
colonie, la petite Tilda Bock et la brave madame 
Bock sera aussi la sage-femme pour toutes les 
mkres de la colonie pendant une  dizaine d'années 
avant I'arriuke du premier médecin et m&me après. 

D'autres colons arrivent aussi à l'Orignal durant 
l'été 1886: Charles Ethieret Angkline Lafontaine dit 
Desrnaurice avec leurs enfants, Dieudonné, Albini, 
Joseph, Antonia, Pomela et Roçanna. Il y a aussi 
Joseph Jolicoeur, qui  n'est âge que de 16 ans. Ces 
nouveaux arrivants choisissent des lots plus haut 
s u r  la rivihre, en amont du petit rapide de la Tortue, 
en direction de Ferme-Neuve. 

Les époux Octave Grenier et Zoé Thibault 
montent aussi s'établir et entreprennent de 
dbiricher une terre pr4s de celle de  François 



Visite du curé Labelle 

Joseph Jolicoeur et sa pet i te  famille 

Thibault, sur la rive sud. Pour sa part, Nok 
Touchet te, aprés avoir exploré les environs préfère 
aller se fixer près de la Ferme-Rouge, tout pr8s de 
l'embouchure de la Kiamika. 

Jean-Baptiste Groulx, son épouse Esther 
Sarrazin et leurs .;ix enfants, Jean-Baptiste Boyer, 
stin tpouse h i r i e  Latour et leurs enfants. 
s'ttablissent en bas du rapide, sur la rive nord, 
entre le Rapide-de-l'Orignal et la Ferme-Rouge. Un 
autre Jean-Baptiste Boyer et son épouse Pomela 
Poirier s'établira tout prés quelques années apr&s. 

Tous ces nouveaux colons s'installent le plus 

Rivière et  colonisation 
"On peut dire que les rivières sont déjd 

des demi-routes de co~onisation. C'est le 
secret de i'établissement rapide de la Rouge 
et de la partie supérieure de la Lidvre". 

le curé Labelle 

L'été 1886 est également marqué par iine 
importante campagne électorale au Québec et le 
cure de Saint-Jérôme, qui a plusieurs amis 
politiques, dans chaque camp, se retrouve un peu 
coincé entre l'arbre et l'écorce: deux de ses 
meilleurs amis se font une lutte sans merci. D'une 
part, le parti libéral, nationaliste. est mené par le 
fougueux Honoré Mercier qui parle d'entreprendre 
une importante réforme de Ilagriculture et de la 
colonisation et déjA il a laissémiroiter au curé qu'il y 
avait un poste pour lui dans cette réorganisation 
ministkrielle. Dans l'autre camp, chez les 
conservateurs, l'un des principaux ténors est 
Adolphe Chapleau de Terrebonne. Ce dernier est 
passablement contesté au Québec depuis la 

près des rives de la Liévre, parce que la terre y est 
meilleure mais aussi parce que la riviPre constitue 
longtemps la seule voie de communication facile, 
en hiver, comme en été. II etait alors très juste de 
dire que l'on embarquait ou que l'on débarquait 
lorçqu'on entreprenait un voyage. 

Les nouveaux colons ont aussi bien soin de 
rechercher les endroits oh les arbres croissent 
vigoureusement avec une écorce nette, c'est la, B 
coup sur, des indices de la qualit4 du sol. 

Le curé Labelle 

pendaison de Louis Riel en novembre 1885, mais il 
est habile politicien et pour s'attirer les faveurs du 
curé Labelle, le "roi du Nord", il s'engage 
formellement A se battre pour le prolongement du 
chemin de fer du nord jusqu'a Sainte-Agathe et au- 
dela. 

Les deux hommes sont des amis personnels du 
brave cure et des promesses, de "reforme dans la 



colonisation", et "de prolongement du chemin de Au Rapide-de-l'Orignal. les colons des deux rives 
fer" le font r&ver mais 11 est incapable de trancher sont très 4mus de le retrouver. A p r h  la messe dite 
entre les deux camps. dans le chantier de Solime Alix, il incite les 

C'est ainsi, qu'habilement. le bon curé préfère pionniers à se construire une petite chapelle qui  

laisser les politiciens à leurs querelles et il 
pourra aussi servir d'école, ie plus t6t possible. Il les 

entreprend une tournée d'inspection de ses invite aussi à ériger une croix sur la colline qui 
surplombe le rapide, sur la rive nord. 

Les colons 
"Leur cllrnp dressé - des bûches servant 

de siéges - $5 Jont venir Jemmes et enfants, 
puis édijient une école-chapelle, avec une 
cloison mobile sépamnt le tabernacle de lo 
salle d e  classe. Et quelle féte si, l'année 
suivante, le curé Labelle vient lui-même 
conjesser et célébrer la messe". 

Robert RurnfiIy 

AprBs être redescendu de la Ferme-Neuve, le 
curé regagne Saint-Jérôme. II est fier de l'ardeur 
déploy6e par les colons établis au rapide de I'Orignd 
et il continue son travail de recrutement. Cette 
nouvelle colonie a des bases solides, son travail n'a 
pas &té vain, il faut continuer. Les premi6res 
années sont les plus difficiles, c'est donc 
maintenant qu'il veut faire un effort particulier 
pour solidifier la petite colonie. 

cantons de colonisat~on dans le nord. Avec son ami En 1887, de nouveaux groupes arrivent sur la 
Isidore Martin qui i'accompagrie à nouveau, il va Lihvre pour relever le défi de la colonisation. 
remonter la Ligvre jusqu'i la Ferme-Neuve. 

Au début de l'année, les frères Damasse et 
Le curé coloni~ateur a personriellement recruté 

la plupart des colons déj8 installéssur les rives de la 
Liévre et c'est avec beaucoup de plaisir et 
d'optimisme qu'il entreprend et reviendra de ce 
périple dans ses "pays d'en haut". 

II s'arrête a toutes les maisonsde colons, bénit et 
encourage tout son monde persévérer, à oublier 
les diificultés. 

Une nouvelle rkgjon de colonisation nait et 
progresse: le cur4 Labelle est heureux. 

La famille Tourangeau 

-52- 

- 

Colons au Rapide-de-l'Orignal 

, 

"J'ai vu des colons partir de Saint-Jérôme 
pour aller s'établir ii 50 lieues sur la riviére du 
Lièvre, n'ayant pour tout véhicule que 
l'humble traîneau ou la charrette ... Les 
terrains sont si excellents dans ces nouvelles 
contrdes que le colon ne balance pas de s'y 
transporter quelsue soit les dficultés der 
chemins, la longueur de la route et 
I'éloignement des centres. Trente milles 
d'établissement se comptait sur les deux 
côtés de la partie supérieure de la Lièvre, 
sans même un chemin carrossable". 

Ce curé Labelle 
- 



JérOme Tourangeau partent d e  Sainte-Agat he des  
Monts e n  traîneau pour venir s'établir à l'orignal. 
Ils arrivent en janvier, au moment où le chemin 
Chapleau est le plus facile A cause d u  gel d e  l'hiver. 
Les Tourangeau vont prendre des  lots sur  la rive 
nord, un peu plus haut q u e  ceux de Zéphir Lafleur, 
près du  rapide d e  la Tortue. 

Les époux Élie Sabourin et Mathilda Marcotte 
et leurs trois enfants, les époux Joseph Forget et  
Délima Sauvé et leurs cinq enfants arrivent aussi. 
Et dans le même voyage, on compte les &poux 
Maurice Gauthier et Marguerite Demers d e  meme 
que les époux Augustin Marcotte et Sophie 
Turgeon et leurs enfants. 

Ces quatre familles d e  nouveaux arrivants sont 
les preinihres à ne pas s'établir sur les rives 
immédiates de la Liévre. Elles préférent s'instailer en 
direction du  lac Brochet, en suivant le ruisseau 

durant toute l'année 1887: les kpoux David 
Cardinal, Appoline Bélec et les enfants, les époux 
Georges Leblond et Alexandrine Gagnon, Êlie 
Legault, 16ans, Michel Longpré, 14 ans, les &poux 
Eugkne Bélec et Malvina Provost e t  les époux 
Phédime Bélec et  l%angéline Gareau qui 
s'installent tous e n  bas d u  rapide, sur  la rive sud  d e  
la rivirire, en direction de la Ferme-Rouge. 

' 

Dés lors, le travail d e  défrichement, d'abattis et 
de brblis commence pour eux aussi. 11 ne faut plus 
compter ses heures de travail si on veut réussir. 

Établissements de colons 
"Du point d'intersection de la Kiamika 

avec la Lièure, les colons se sont dchelonnds 
sur les deux rividres jusqu'd plus d e  trente 
milles vers le nord o ù  le dernier poste es t  
occupé par monsieur Victor Fortier d e  
Sainte-Adde et ses courageux enfants". 

Guillaume A. NanteI 

"Les é t a b f i s ç e r n e n i s  des c o l o n s  
s'éclielonnent sur la Li6vre à des intervalles 
inrigaux jusqu'ù une quinzaine de milles au. 
deld du canton de Kiamika; mais toute cette 
portie du pays est encore vierge d e  chemins, 
ce qui s'explique p a r  le d4veioppemenl 
inattendu, fout d lait sans prdcbdent, qu'd 
pris la colonisation dans la vallhe de 
I'Out aouais et qui a été tel que les colons ont 
deuancé en maints endroits l'action du 
gouvernement, et se sont insta/lés en 
véritables "squatters" sans attendre ni les 
arpentages ni Ibuverfurc des chemins", 

Arthur Buies 

La colonie grandit 

Chez Solime Alix, tout va bien; son épouse 
Léonide Hudon vient le rejoindre a u  début de 1888. 
Les trois filles aînées, Blanche, Edmée et Yvonne 
arrivent avec leur mére. La joie des  retrouvaillesest 

téonide Hudon, hpouse de Solirne Alix 

grande, même si madame Alix semble bien 
découragée par l'aspect tr&s rudimentaire du 

Bock et le chemin de chantier qui se trouve en chantier qu'elle occupera pendant quelques mois, 

arrikre de ses lots. le temps de construire une bonne maison solide. 

E~ les arrivées de nouveaux colons continuent La colonisation progresse continuellement au 



Colonisation en progrès 
"A partir de 1888, jusqu'en 1893, la 

colonisation prit une expansion remarquable 
dans le haut de la Liévre; les colons 
montaient Q plein chemin tous les jours, uu 
Kiamika, d /'Orignal, a la Ferme-Neuve au 
hc: des Iles". 

Joseph Guérin 

Rapide-de-l 'orignal et selon l 'arpenteur 
gouvernemental Pelletier, venu arpenter le canton 
Campbell en 1888, on compte plus d'une quinzaine 
de familles établies le long de la LiPvre prBs de 
l'orignal. 

La nominatiori du curé Labelle, en mai 1888, au 
poste de sous-ministre de l'agriculture et de la 
colonisation dans le cabinet de son ami Mercier, 
n'est certes pas 62rangére 4 cet essor de 

colons s'amènent en  reponse à l'appel du curb 
colonisateur. On vient de partout: de Saint-Jovite, 
Alcide Bélec et son épouse Catherine Forest, 
Napoléon Bélec et son épouse Olympe Paquette; 
de Gracetield, Joseph Courchesne; d'Ottawa, les 
époux Félix Massis et Marie Rajot, John Barron et 
Kate Sayers arrivent du lac St-Jean avec leur fils. 
De Clarence Creek, en Ontario, arriveni les époux 
Adélai-d Villemaire et Ar manda Riopel. Villemaire 
laissera son nom au ruisseau qui coule depuis le lac 
des Écorces jusqu'à la Liévre, au rapide de 
l'Orignal. Et combien d'autres se joignent aux 
premiers, Camille Beaulieu, Moyse et Louis 
Labelle, Louis Bazinet, Théophile Corbeil, Japhet 
Beauchamp, Josaphat Gauthier, Damase Gagnon 
et les Brisebois, les Boucher, les Dumoulin, les 
Yale, les Lacasse, les Éthier, les Perrault, les 
Dumouchel, les Boudrias, les ChBnier, les Legault, 
les Clavel, les Chalifoux, !es Doré. La colonie ne 
cesse de grandir et la foret ne cesse de s'éloigner 
devant tous ces nouveaux bras de défricheurs. 

On prend des lots dans toutes les directions 
autour du rapide de l'orignal: le père Joseph 
Sanche et les époux Félix Sanche et Marie-Louis 
Allard s'établiçsent en direction de la Ferme- 
Neuve; Jean-Baptiste Raymond et son épouse 
Leocabie Beauchamp font de même. Pour sa pari, - I Joseph-Hilaire Chasles, arrivé de Montford, achéte 
des lots des fréres Fortier et s'installe dans la partie 
centrale de ce qui deviendra le haut-du-village, au 
Rapide-de.lJOrignal. L'histoire ne peut retenir tous 
les noms mais plusieurs, les Maisonneuve, les 

1 ! Clavel, les Larocque, les Lefebvre, les Brunet, les 
j Hamel, les Ouellette, les Phaneuf, les Gaumont, les 

Premier Ministre Honoré Mercier 

Gareau, les Lessard, les St-Louis, les Limoges, 
Millette résonnent encore bien clairement d, . - ..A. 

les 
ans 
3 - tous les rangs qui se tissent autour du Kapiae-ae- 

1(, l'orignal. 

Vie de colon 

1 AprPs le choix d'un lot A défricher, le travail du 
colon et de toute ça famille constitue un mélange de 
tenacité, de courage et d'espoir. L'entraide est 
continuelle entre défricheurs et les journées de 

colonisation sur les rives de la Lièvre et dans les travail sont pratiquement sans fin pour tous: 
rangs qui s'ouvrent maintenant autour du village l'essouchement succ&dant au défrichement, il faut 
naissant. aussi ramasser le bois noir apr.4~ les brdlis. 

A chaque saison, plusieurs nouvelles familles de Après quelques mois passés dans une habitation 



Femme de colon 
"Nous restions dans une pauvre cabane, 

parfois nous n'avions pour nous kclairer ni 
huile, ni chandelte. Mon mari était absent 
très souvent. Je luisais souper les enfants de 
bonne heure, a la galette pr&s du poêle, le 
m'assoyais par terre avec mes petits enjants 
et eux d~ me dire: "Maman, chanfez-nous 
donc quelque chose". Pour leur faire plaisir, 
le chantais des refrains appris dans mon 
enfance; mais quelque fois des sanglots 
m1&!oujfaient et je ne pouvais continuer. Ces 
pauvres petits, ne me voyant pas a cause de 
I'obçcurité, disaient naïvement "~tes.vouç 
jotiguée, maman? Continuez donc, c'est si 
beau". Je refoulais mes larmes pour chanter 
encore et leur faire plaisir". 

Mme Eloïse Boileau 

Avant les premiers moulins à scie, les bonnes 
maisons solides sont le plus souvent en pi6ces sur 
pièces, bquarries à la grande hache et bousillées 
avec de la mousse de roche séchée. L'intérieur de 
la maison est chaulé. Le plancher de pin jaune est 
réguliérement lavé au lessi de cendre avec la 
brosse et recouvert ensuite de tapis tressés ou de 
catalognes tissées. La piéce centrale est la cuisine 
avec sa longue table de pin entouree d'un long banc 
et de plusieurschaises de bois empaillées avec de la 
babiche ou de l'écorce d'ormes. Dans un coin, on 
retrouve le banc des seaux, pour l'eau que I'on tire 
du puits A chaque matin, S, l'aide de la brinbale. Plus 
loin, dans la piéce, trône le gros pode A 2 ponts qui 
répand beaucoup de chaleur et sur lequel on 
retrouve e n  permanence un canard en fonte très 
lourd d manipuler. Les couchettes sont faites de 
bois avec planches comme sommier et paillasses 
remplies de paille comme matelas. Généralement, 
on retrouve aussi une sorte de banc-lit pour les 
visiteurs o u  le quêteux de passage. 

Au cours de la belle saison, le lavage du linge se 
souvent très sommaire, le colon entreprend de se fait à la riviére où I'on bat le linge qui a trempk dans 
construire une maison plus confortable avec les une faible lessi. Duranr l'hiver, on emploie la 
plus beaux arbres qu'il a conservbç durant le- machine à laver en bois que I'on s'est procurée au 
dbfrichement de son lot. magasin-général. 

Un couple de colons au Rapide-de-l'orignal 



Vie de colon 
"Que je voudrais pouvoir rgpondre ovec 

habileté et de inonière à conuaincre roui le 
monde aux questions posées ... Mois uoyez- 
vous, le métier de colon laisse trop peu de 
loisir pour vous permettre d'être lirt4rateur. 

La hache, l'aviron ei les portages à dos, 
durant nos premrér-es années, sont des 
antidotes excellents contre toute velléith 
littéraire. 

Il jaui 2i un colon qui arrive, sans argent 
premiPrement l'expérience, deuxièmement; 
s'il a des garçons, qu'il les habitue à lu hache 
des l'Eige de IO ans. C'est vous dire que pour 
les 2 ou 3 gaTcvns plus âgés, il ne peut étre 
question d'aller à l'école. Ceux-/à aidant à 
prendre le dessus, le plus jeunes pourront 
étre [auorisés plus tard. 

II [audra s'habituer ù manger de la galette 
quand il n'y aura pl~is de pain ... ! Ceux quiici, 
étaient dons ces conditinns, ont réussi mais 
pour ceux qui, comme moi, n'ont qu'une 
jamille de jilles.. . il uou t mieux ne jamais se 
laire colon. 

Sofime AIix 
"Lo Presse" 6 septembre 1902 

Pr& de la maison, en plus de la grange et de 
l'étable, qui ne sont pas bien grandes au début; les 
animaux étant peu nombreux. on retrouve 
habituellement un four A pain et une petite iaiterie. 
Cette derriiere construction est toujours bien 
fraîche, souvent construite près d'un ruisseau ou 
d'une source d'eau froide: on y trouve un petit 
"quart' pour le pain et un saloir pour le lard. 
l'endrojt sert aussi pour déposer des pots de lait, 
du beurre et des conserves diverses. 

On fait boucherie deux fois par année; aux fêtes 
du  nouvel an, on peut ainsi faire geler les viandes 
pour les semaines suivantes et en kté, alors que l'on 
utilise le sel pour conserver les viandes. 

Le travail ne manque pas. Tous les membres de 
la famille ont une tâche bien définie à faire. Chacun 
participe à sa façon, de la plus grande au plus petit 
et toutes les peines sont presqu'oublikes quand le 
sol rapporte ses premiers fruits. 

Voila donc quel fut le travail des familles de 
pionniers qui ont ouvert le Rapide-de-l'Orignal 21 la 
fin du XIXe siécle. 

Petite famille de colon 



LE VILLAGE PREND FORME 

L'économie agricole est à l'origine de la création amont du rapide lui-même. 
de la colonie du Rapide-de-l'orignal. Cette du rapide toutefois, le village lu,-meme 
colonisation agricole nécessite un kchelonnement c,,,,,,, lentement A prendre forme. Des 
des familles de colons-agriculteurç, en chapelet. apparaissent ici là ei les sentiers 
sur une distance de quelques milles, en aval et en du debut do la deviennent ,,eu a pou 

Hardes Faites, klarchantl ises Scches, Epiceries, Farine, Grain. 
F o n ~ ~ ~ l O h s  ÇOYH*LT PûISSO&S, FERROXNEI~IES, \'I\lSSET,I,T~. I'EIXTCRES, lfl'll,ES. eic. 



Le quartier du rapide 

des rues de village. Mais, à cause de la rivière et 
surtour en raison de l'absence d'un pont reliant les 
deux rives dans les douze prerniéres annbes, le 
petit village se développe un peu en parralléle, de 
chaque côté de la rivière. 

Dkjà, on peut parler du quartier du rapide sur la 
rive nord où les premiers artisans: forgerons, 
selliers. voituriers, achètent des parties de lots du 
groupe Alix-Bail. Sur l'autre rive, dans le haut-du- 
village, apparaissent magasin-général et hôtel sur 
des parties de lots cédés par les frères Fortier. 

Depuis l'arrivée des deux premiers groupes de 
colons en 1885, une certaine rivalité continue et 
continuera longtemps de couver sous la cendre 
entre les colons des deux rives et  les habitants du 
village se payeront une belle querelle de paroisse 
lorsqu'il sera question du site a choisir pour l'église 
en 1896. 

Le moulin à scie Alix-Bail 

Le haut-du-village 



Durant l'hiver 1887-1888, Solime Alix et Adolphe 
Bail entreprennent la construction d'un moulin a 
scie comme le prévoyait l'association première 
entre les deux hommes. La premiére scierie est 
érigée sur un des lots des associés, sur la rive nord, 
non pas sur la riviBre du Lièvre elle-même mais 
plutôt sur un petit ruisseali, le ruisseau Alix, qui 
descend en cascades vers la rivière. 

Le petit moulin A scie est actionné par l'eau du 
ruisseau et le sciage se fait lentement, avec une scie 
debout. On en tire les premiers madriers et les 
premières planches du village. 

Malheureusement, l'entreprise n'aura pas 
longue vie puisqu'un incendie vient détruire toute 
l'installation quelques mois plus tard. 

t e  moulin à scie Limoges 

Le second moulin A scie dans le village est 
consiruit sur les rives de la LiBvre, à la hauteur du 
rapide. La construction date de  1895. L'entreprise 
est mise sur  pied par Joseph Limoges, un 
cultivateur arrivant de Saint-Hyppoly te, h 
IYnvitation de ses neveux, les fr&res Fortier, 
instalUs au Rapide-de-l'Orignal depuis l'automne 
1885. Les Fortier cédent donc à leur oncle "dix 
arpents de superficie avec pouvoir d'eau pour 
l'utilité et la construction d'un moulin". 

Ne s'y connaissant guPre dans ce genre 
d'entreprise, Limoges requiert les services 
d'Honoré Matte de Saint-Jérôme pour ériger une 

digue en bois au milieu du rapide afin d'alimenter 
régulièrement le moulin en eau. Limoges retient 
aussi les services de "Joseph Briére de Saint- 
Jérame, pour travailler à la dite construction des 
dits moulins et à les faire mouvoir lorsqu'ils seront 
en opération". 

Joseph Briére arrive donc A l'orignal avec son 
épouse Malvina Nadon et leurs neuf enfants. Il sera 
A l'emploi de Limoges pendant deux ans. Peu initié, 
Limoges cède toute son entreprise à Louis Briére, 
le frére de Joseph. Ce dernier n'est pas non plus 
propriétaire très longtemps puisqu'il meurt en 
décembre 1901. Dés lors, le moulin à scie devient la 
propriété de Dosithée Legault de Sainte-Thérése. 

Avec la mise en marche de  cette scierie les 
maisons de pi&ces du village vont maintenant faire 
place S, des maisons construites avec planches et 
madriers que l'on fait scier au moulin. 

L'installation sert d'abord comme scierie mais, 
après quelques temps, on y ajoute une meule pour 
moudre la larine, les colons sont trbs heureux de 
c e t t e  nouvel le  acqu i s i t i on  a u  moulin 
puisqu'auparavant, ils devaient faire ce travail chez 
eux. péniblement souvent, ou bien taire le voyage 
jusqu'au Nominingue, au moulin des pères jésuites. 

Le moulin h farine des Jésuites h Nominingue 

Toute l'entreprise disparaîtra quelques années 
plus tard, mais la tenacité et l'amour du patrimoine 
d u  curb Neveu permettront de récupérer la meule 

* .s 
,e *r à farine du moulin pour en faire un monument en - 

Le moulin 21 scie Limoges sur le rapide de hommage aux pionniers de Mont-Laurier. 
I'Orignal 



La maison Alix l'Orignal. 

Le village grandit peu A peu, mais la maison Alix 
demeure longtemps le centre de rassemblement de 
la petite colonie. 

La maison est érigée par les associés Alix et Bail 
sur un petit promontoire tout près de  l'ancien 
chemin de portage qui devient peu à peu la rue du 
Portage. 

La demeure est construite, solide, en pi4ces sur 

La maison Alix-Bail 

pikes, à quelques pas du rapide de l'orignal. En 
1089, elle sert d'abord comme magasin-général 
comme le préuoyaient les ententes entre Alix et 
Bail. Les autres colons et les voyageurs de passage 
peuvent donc s'y procurer diverses marchandises, 
Alix retrouve aussi, pendant quelques mois, le 
métier qu'il exercait A Waterloo dans les Cantons 
de l'Est, avant de venir s'établir au Rapide-de- 

La maison Alix 
"Les plus beaux et les plus grands témoins 

de notre passé sont ceux que l'on peut 
toucher et apprécier avec nos yeux et qui 
orientent notre imagination vers les cent 
années de labeur e! de courage de nos 
pionniers et bâtisseurs. 
La maison Alix, maintenant monument 

historique, mérite toute notre attention 
patrimoniale ef se doit d'éveiller notre intCrêt 
historique. 

Carol Girard, 1984 

La maison est de toutes les occasions, sociales, 
religieuses ou politiques. Elle sert à titre de 
chapelle, alors que le village est encore desservi 
comme mission jusqu'en 1894, par le curé de 
Notre-Dame du Laus. Le père Trinquier vient y 
dire la messe quelques fois dans l'année et il loge 
roujours dans la maiçon pour la nuit. 

Lu maison Alix 
"Construite comme lo plupart des moisons 

de l'époque, pièces sur piéces, "a queue 
d'aronde" cayeeutrde d'étoupe recouverte de 
mortier, la moison Alix thoigne  de notre 

passé. Ses dimensions sont de 32 pieds sur 28. 
Bien assise sur de solides fondations de 
pierres et de mortier, d'une hauteur de 7 1/2 
pieds sur 2 d'épaisseur, cette robuste 
construction a su résister d nos rigoureuses 
saisons ... La maison, qui comprend un rez- 
de-chauss4 et un étage, est surmontée d'un 
toit B pignon couver! de bardeaux de cédre.. . 

... Est-ce la magie des eaux rapides qui 
influença les consirucfeurs et les incita à 
orienter la façade de leur maison du côté sud, 
jace d la riuiére? Nul n e  saura jamais mais il 
n'en demeure pas moins qu'd l'époque, ce 
site ofirait une menieilleuse vue d'ensemble. 

Sylvie Cloutier 1984 

En X94, le premier curé residant de la nouuelle 
paroisse, l'abbé Charles Proulx, trouvera aussi A 
s'y loger. Les premiers baptêmes, mariages, 
services funéraires se font dans cette maison que 
l'histoire saura conserver longtemps. 

A compter de 1890, la maison est habitée 
définitivement par la famille Alix et Adolphe Bail, 
toujours cklibataire. Ce dernier demeurera 
jusqu'en 1895 au moment où il quitte définitivement 
le village. 

C'est également dans cette maison que logera 
Mgr Thomas Duhamel, archevgque d'Ottawa et 
son secrétaire, Augustin Desjardins, en visite 
pastorale en 1892. 



La poste 

Avec I'augmentaiion continuelle du nombre de 
nouveaux habitants, un bureau de poste devient 
une nécessité dans la colonie. Tout le courrier 
destiné aux habitants établis sur la Likvre, au delà 
de l'embouchure de la Kiamika, s'arrste encore au 
bureau de poste établi chez Joseph Guérin, sur la 
rivière Kiamika. 

Deux fois par semaine, à tour de rôle, Solime 
Alix, Alfred Sortier ou Zéphir tafleur font la 

"Nous recevions la malle par un courrier 
qui Ibpportait de Notre-Dame du Laus deux 
lo is la semaine. fl foisail le trajet en canot 
d'écorce". 

Joseph Guérin 

navette vers Kiamika pour aller quérir le courrier et 
distribuer lettres et colis aux colons échelonnés 

t . . , . . 9 . .M.. . . . . . .  .183& 

- 
2; cc.11 i l0 J f  . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 

,/e . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . .  
h o -  

/ , i ( /-~,,,,, , . i / . ( i b ~ i <  n--S E 

/ : ( / i l i t j t [ .  

1 . .  J . . . .  

==- . .  C Z . ? ~ ~ F Y C =  C E . - L A  PRESSE, 



La maison Alix et le bureau de poste Le bureau de poste dans le haut-du-village 

tout le long de la riviére. jusqu'à la Ferme-Neuve. 

En 1895, le gouvernement acquiesce A la 
demande des colons et accepte d'ouvrir un bureau 
de poste au Rapide-de-l'orignal. Le bureau est 
ouvert dans la maison de Solime Atix. Pour installer 
le bureau de poste, on demolit la cuisine d'étépour 
faire place A un local plus grand, d'une vingtaine de 
pieds carrés. 

Plus tard, un second bureau de poste, htabli dans 
le magasin-général de Wilfrid Touchette sur la rue  
principale du  haut-du-village, desservira les colons 
install&s dans le canton Campbell et les habitants 
du Rapide-de-l'Orignal, dans le haut-du-village. 

Le pont-couvert 

L'année 1897 marque une étape importante pour 
la petite colonie. Les deux rives de la rivihre sont 
alors relic5es par un premier pont. Ce pont couvert 
devient un vbritable trait d'union pour le village 
alors ddchiré par la querelle au sujet d u  site de 
l'église. 

La construction d u  pont est contibe au 
charpentier Lucien Barrette qui arrive d'Arundel 
avec son hpouse Amanda Audet et ses enfants. 

Le pont-'couvert au-dessus du rapide 



Aprés avoir organisé son équipe d'ouvriers, La construction terrninke, le beau pont neuf est 
Barrette entreprend la construction du pont au- teint rouge brique comme c'est. la coutume. Et on y 
dessus du rapide de l'Orignal, un peu plus bas que place les affiches interdisant d'y faire trotter les 
la digue de 'bois que Joseph Limoges a fait érigée chevaux. Les villageois sont trPs heureux de cette 
deux ans plus tôt pour alimenter son moulin. nouvelle construction qui va permettre une 

meilleure communication, dans tous les sens du 

l 

terme, entre les deux quartiers du village. 

Artisans et commerçants 

En 1893, Jean-Baptiste Forget de Saint-Sauveur 
arrive au Rapide-de-l'Orignal. 11 y fait construire un  
magasin-général sur la rue principale. dans le haut- 
du-village. L'ouverture de ce commerce évite aux 
colons le voyage jusqu'au Nominingue ou jusqu'à 

1 Notre-Dame du Laus pour acheter certaines 
marchandises. Célibataire, Forget tiendra 

Entrée sud du pont couvert 
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coinmerce avec sa soeur pendant plusieurs 
années. En m8me temps que Forget. arrivent aussi 
de Saint-Çauveur, Isidore Gauthier et ses fils 
Cléophas et Rodrigue. Ces derniers ach&tent des 
lots des fréreç Fortier. 1s s'installent donc, pour 
cultiver la terre, sur la rive sud, le long de la rivilre, 
depuis le côte du pont jusqu'aux deux îles en aval Jean-Baptiste Forget 

du rapide. 

AprPs le magasin-g4néra1, il faut aussi un 
forgeron, un voiturier, un sellier et tous ces autres 
corps de métier indispensables en pays de 
colonisation. Le sellier Alcide Bélec arrive 
d'Arundel, pr&s de Sain t-Jovite, pour s'établir dans 
le village. Et Ferdinand Larose ouvre une boutique 

de forgeron dans le quartier du Rapide. Le voiturier 
Augustin Juteau se joint A lui. Augustin Juteau 
arrive avec son frére Abondius qui exercera le 
métier de menuisier. Les deux Juteau viennent 
donc rejoindre leur frère atné, Aristide, arrivé au 
Rapide-de-l'Orignal, deux ans plus t6t avec son 

Magasin Forget dans le haut-du-village 
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Quartier du rapide 



épouse Bernadette Longpré et son beau-frére 
Michel Longprk. 

Dans le haut-du-village, la première boutique de 
forge est ouverte par le maréchal-ferrant Adrien 
Trudeau qui fait aussi office de huissier et parfois 
mdme de garde-chasse. La boutique de Trudeau 
est tout près du magasin-général de Wilfrid 
Touchette qui s'installe dans le village avec son 
épouse Rose-de-Lima Clovtier. Touchette est un 
jeune marchand ambitieux qui s'installe sur la rue 
principale et obtient l'ouverture, dans son magasin, 
d'un bureau de poste qui dessert les colons du 
canton Campbell et les villageois du haut-du- 
village. 
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dollars par mois. 

Wilfrid Touchette 
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II y a aussi les bouchers Ovila Boisvert et Joseph 
Gagnon qui établissent commerce dans le village. 

Premiers hôtels 

En 1895, Louis-Norbert Fortier construit un 
premier hôtel dans le village, sur la rue principale 
dans le haut-du-village, en face du magasin-général 
de Jean-Baptiste Forget. "L'Hôtel du Rapide-de- 
l'Orignal'' est plutôt modeste avec se5 quelques 
chambres. Fortier demeure propriétaire de son 
auberge, qu'il agrandit avec les années, jusqu'en 
janvier 1901. L'entreprise est alors vendue au 
charretier Napoléon Bélanger de Sainte-Agathe. 
L'auberge passe ensuite aux mains dlHormidas St- 
Louis, Qgalement de Sainte-Agathe qui la revend A 
son frére François de Saint-Faustin quelques mois 
plus tard. II est d'ailleurs assez fréquent de voir ces 
premiers commerces changés de mains à plusieurs 
reprises en quelques années. 

Du caté nord de la riviére, le premier hôtel, 

D'autres artisans arrivent aussi pour s'installer A 
l'Orignal, 3 cette époque: le menuisier Bisaillon, 
venu de Ferme-Rouge. le scieur Dinelle, le Hôtel Central dans le quartier du rapide 

charpentier Boyer, le boulanger Gauvrault qui 
arrive de l'Annonciation. II y a aussi François- l'Hôtel Central, est construit quelques années plus 
Xavier Courtemanche qui s'installe comme tard, au coin des rues du Portage et du Pont. 
cultivateur et devient aussi le bedeau de la Lhbtel est la propriété de Gustave Sabourin. Son 
paroisse, pour 150 dollars par année; la rnénaghe frére Ephrem, pour sa part, tient magasin-génbral 
du curé, elise Maisonneuve gagne alors cinq sur le coin de rue opposb, prés de chez Solime Alix. 



Hôtel de Louis-Norbert Fortier 

Premiers mbdecins le docteur Moiçe Guérin, le tr4re de Joseph qui a 
ouvert le Canton Kiamika en 1884. Le docteur 
Guérin s'établit sur la rue du Portage, pendant 

te  premier médecin à s'établir dans le village est quelques mois seulement, en 1898. 

Maison du docteur Guérin 2i gauche sur la rue du Portage 
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E'arrivée de ce premier mddecin est grandement 
appréciée car la petite colonie vient de vivre une 
terrible épidémie de diphtkrie qui emporta 
plusieurs enfants du village, maigre la venue du 
docteur Gervais de Saint-Jovite. Pour leur part, les 
époux Alix avaient été durement éprouvés: quatre 
de leurs jeunes enfants meurent en moins de 
quinze jours durant cette épidémie. Solime Aix se 
résigne alors S, enterrer ses quatres enfants au bout 
du jardin, derri6re chez lui. Quel triste sort pour 
cette famille de pionniers qui a tant donn4 pour la 
colonisation et qui a étb si hospitaliére pour les 
autres familles arrivées dans les années 
subséquentes! L'histoire de Mont-Laurier est faite 
de jours gais mais aussi de jours bien tristes. 

Les temédes sont souvent rudimentaires; tisane 
d'épinette, de thé des bois ou de savoyane. Lors de 
l'épidémie de diphtérie, on espérait combattre le 
mal et sauver les enfants en faisant cuire des 
oignons dans la cendre pour ensuite enrouler le 
tout dans un bas de laine autour de la gorge des 

enfants. 

En 1901, arrivera le docteur Oscar Godard de 
Masham, dans le sud de l'Outaouais. Et la méme 
année, un premier notaire, Anthime Dubreuil 
s'installe aussi au Rapide-de-l'orignal. 

Maison du docteur Oscar Godard 



Activité sociale et politique 

Lors de l'une de ses visites au Rapide-de- 
l'Orignal, I'abbé Ttinquier de Notre-Dame du Laus 
suggére aux colons de s'organiser un cercle 
agricole. L'idée est bien reçue. Le Cercle est mis 
sur pied et les colons plus expérimentks peuvent 
apporter conseils aux nouveaux arrivants. Les 
rencontres sont aussi des occasions d'entraide. On 
invite même le docteur Grignon de Sainte-Adèle 
POUT venir y donner une causerie sur la 
colonisation el l'agriculture. A part les rencontres 
du Cercle Agricole, les activités sociales sont peu 
nombreuses car le travail prend toute la place. 

En 1892, le gouvernement du Qu4bec procéde à 
l'érection officielie du canton Robertson s u r  la rive 
nord de la Liévre où plusieurs familles de colons 
sont déjà établies. Le canton Pope, voisin du 
premier, sera Origé officiellement sept ans plus 
tard, en 1899. 

L'année 1899 reste d'ailleurs mémorable dans 
l'histoire du Rapide-de-l'orignal puisque le premier 
ministre du Québec, Félix-Gabriel Marchand rend 
visite aux colons établis sur la Liévre. Marchand est 
aussi titulaire du ministére de I'agricutture et de la 
colonisation dans snn gouvernement. La Sociétd 
de colonisation d u  diockse de Montréal est à 
l'origine de cette visite du  premier ministre dans les 
cantons d u  nord. 

L'expédition du premier ministre se tait en t.rain 
jusqu'au village de Labelle, anciennement la Chute. 
aux-Iroquois. De la, le premier ministre se rend à 
Nominingue où il a accepté d'être le parrain de la 
cloche de l'église du village; "la cloche des 
patriotes" comme on disait car la dite cloche venait 
de Sainte-Eustaclie où elle aurait été f&lée par un 

Le Premier Ministre Félix-Gabriel Marchand 

boulet tiré par les Anglais lors de I'aflrontement de 
1837. Les braves du docteur Chénier s'étant 
tdfugiés dans I'église d u  village, les boulets 
n'avaient épargné ni l'église, ni le clocher. 

Après la cérémonie du Nominingue, l'expédition 
atteint le Rapide-de.llOrignal par le chemin 
Chapleau. Pour les habitants de la colonie, cette 
visite est fort importante: on érige un arche de 
sapinage à 11entr6e du village pour bien accueillir les 
visiteurs et un  groupe de cavaliers s'avance à leur 
rencontre en tirant des salves de coups de fusil 
pour bien montrer la joie des colons qui apprt-cient 



cette arrivée. 

Le Premier Ministre et son groupe sont reçus au 
presbytère du village où les paroissiens leur offrent 
le repas. Et le curé Desjardins se fait alors 
I'interprete des sentiments de tous les coJons du 
Rapide-de-l'orignal. Marchand remercie en 
promettant les fonds n4cessaires pour amkliorer la 
route qui va jusqu'h Ferme-Neuve. Promesse de 
politicien qui sera tenue puisqu'on obtient, en 1900 
et en 1901, les fonds nécessaires pour accélbrer et 
terminer la construction d'un bon chemin qui relie 
le Rapide-de-l'orignal à la Ferme-Neuve, douze 
milles plus haut  au nord. Et cette nouvelle voie va 
permettre A ce dernier endroit de connaître un 
premier essor de colonisation avec le début du 
çiécle. 

Le magasin Fortiër sur la rue du Portage 

A l'Orignal, le village a pris forme et I'arrikre de la maison de Solime Alix et i l  parle aussi 

I'orsqu'Arthur Buies, ancien secrétaire du curé de "quatre magasins-généraux", une boutique de 
forgeron, un  hatel, deux boutiques de menuisiers, Labelle Y séjourne en 1898, il Y dénombre 525 
deux moulins A et  un moulin A habitants dont 113 enfants d'âge scolaire. Buies - 

parle aussi d'une "église-presbytère" en haut de la Le village est devenu le lieu de rassemblemeni 
côte du pont. II note l'école en  pi&ces sur piéces à pour les colons établis en aval et en amont du 

Construction d'un chemin de colonisation 



Le quartier du rapide 

rapide. Mais, malgrk toutes les énergiesdépensées, 
la colonie demande encore de l'aide extérieure. Le 
curé Labelle avait été à l'origine de la colonie, il 
avait ardemment souhaité sa réussite et son 
progrés mais, le brave cur& colonisateur n'était 
plus là. La maladie l'avait prBmatur&ment emporté, 
A Québec, le 4 janvier 1891. il était 3gé de 57 ans. 

Le cure Labelle disparu, les colons de tous les 
"pays d'en haut" avaient alors perdu leur plus 
vaillant, leur plus ardent porte-parole. 

Henri Bourassa 
. - -  

Avec la création du comté fédéral de Labelle en 3.. . I 

1896, apparaît une nouvelle figure politique dans la 
rLgion: Henri Bourassa, le petit-fils du patriote 1 i 
Louis-Joseph Papineau. I 

Avec la Ferme-Neuve, la colonie du Rapide-de- 
l'Orignal forme la partie la plus au nord de ce 
nouveau comtk. Le cornt4 est immense, depuis la Henri Bourassa, deputé de Labelle 



Henri Bourassa 
"En 1896, le comté d'Ottawa a i  supprimé 

etjormera désormais le comté de Wright et le 
comté de Labelle. Les élections générales 
ayant lieu le 23 juin 1896, Laurier oJ/re 
ojficiellement à H e n r i  B o u r a s s a  la 
candidature dons le nouveau cornt4 de 
Labelle ... Bourassa, n é  le l e r  septembre 
1868, o 28 ans et il commence sa campagne 
dans les villages CI rue unique bordée de 
moisons de bois avec des chaises berçontes 
sur les galeries...". 

Robert Rumilly 

rivière du LiBvre. Rapidement, il est au courant des 
probl6mes de la colonisation et il reprend le vieux 
r&ve du curé Labelle: prolonger le chemin de ter 
j u squ 'h  la Lièvre et au-delà. II reprend les 
n o m b r e u x  a v a n t a g e s  q u ' e n t r a î n e r o n t  la 
construction de la voie ferrée ei les colons vont B 
nouveau vibrer pour le projet. Les colons viennent 
de se  trouver un  nouveau porte-parole qui les 
aidera à faire Intinter les rails jusqu'au Rapide-de- 
l'Orignal. 

Avec l'appui d'Israël Tarte, ministre des 
transports dans le cabinet de Wilfrid Laurier, 
B o u r a s s a  harcèle le président d u  Canadien- 
Pacifique. Son principal argument est le même que  
celui du curé Labelle et que continuent de repéter 
les colons de la Lièvre: le prolongement du chemin 
de fer servira non seulement l'intérêt des colons d u  

Seigneurie des Papineau sur l'Outaouais jusqu'au nord mais favorisera également l'industrialisation. 
nord de la Li&vre supérieure. Moulins 8 scie, beurreries et fromageries 

apparaîtront le long de la voie ferrée et les citadins Henri Bourassa est alors bien jeune, mais avec 
de la région de Montréal seront les premiers 21 

lui, le dicton qui veut que "la valeur n'attend pas le de p r o ~ u c t i o n  arrivant par le 
nombre des annbes" s'avère juste. de  fer du nord. 

Le jeune d4puté est donc appelé A défendre les Réélu en 1900, verra ses efforts 
intérêts de ces pionniers établis dans le haut d e  la vigoureusement par le nouveau curé du 

Campagne électorale 
"Bourassa et Poulin parcoururent  

ensemble le comik dont ils connaissaient 
choquejorét, chaque recoin. Ils montaient la 
Lièvre en canot, jusqu'aux centres de 
colonisation les plus éloignds, et, les colons 
de Ferrne-Neiiue voyaient un jour arriver, la 
pipe d la main, en compagnie de son 
sympat ique  adversa i re ,  le fougueux 
doc i rinaire ". 

Robert Rumiliy 

Rabide-de-i~rignal a compter de l'automne 1901. 
Les efforts de Bourassa et ceux du curé Génier 
seront récompensés neuf ans plus tard alors que 
les rails seront prolongés jusqu 'au  village du 
Rapide-de .l'Orignal. 





obla~s s'arrêtent dans la petite colonie, à chaque 
printemps, après leur voyage dans les hautes 
terres. En 1895. le pére Guéguen, devenu trop%gB, 
céde cette mission au père Laniel et à un autre 
oblat. Les Oblats avaient leur pied-à-terre à 
Maniwaki. 

Pour sa part, le curé de Notre-Dame du Laus 
contiriue de monter rkguliérement a u  l3apide.de. 
l'Orignal pour y confesser, baptiser ou dire la 
messe à tous les 2 ou 3 mois. Au cours de 1893, 
dernière année de sa  mission, l'abbé Trinquier 
effectuera 13 voyages dans la colonie du Rapide. Le 
prêtre vient, en hiver, avec sa voiture et son cheval 
sur la glace. Avec le printemps et jusqu'h 
l'automne, le canot est son moyen de transport car 
il était devenu un excellent avironneur. L'abbé 
Trinquier est un homme fort qui résiste au froid et à 
la rriisère. 

Pendant ces premieres années, les offices 
religieux se font dans le chantier ou dans la maison 
de Solime AIix. II arrive aussi que le missionnaire 
dise la messe chez un colonqui lui demande. Ce fut 
le cas assez souvent chez Norbert Fortier. Lorsque 
le pretre ne vient pas, on récite le chapelet le 
dimanche. Les parents baptisent eux-mêmes l eurs  
nouveaux-nés avant la visite prochaine du 
missionnaire. Il  en est de même avec les morts. Le 
premier bapt&rne est celui de Marie-Louise Lafleur, 
fille d 'Adda Cloutier et Zéphir Lafleur, en août 
1886. Le premier mariage dans la colonie unit 
Dorina Bock, 19anç, à Michel Boyer, 22ans. Cette 
premiére union est b&nie en 1890. 

Premier mariage 
C'est en 1890 que le premier mariage fut 

béni par le cur6 missionnaire: Mile Dorina 
Bock s'unissait à Michel Boyer. Le premier 
baptéme avait été celui de Marie-Louise 
Lalieur, fille de Zephir Lajleur (et Azildo 
Cloutier). Aujourd'hui l'enfant est d e u e n u e  
Mme Cordinal et habite Sainte-Anne du Lac. 

Blanche Alix-Matte 

En juillet 1886, les colons du Rapide reçoivent la 
visite du curé Labelle. Le curé colonisateur, en 
visite d'inspec bon, apporte ses encouragements à 
toutes les familles de colons et il exhorte tous ces 
braves pionniers à ne pas abandonner msme si les 

Le curé Labelle 
"Parmi ces visites qui remplirent de joie le 

coeur des courageux isolés, il en est une 
autre qui est restée cglebre, c'est celle que 
leur jil le fameux curé Labelle en 1886, alors 
q u ' e n  v i s i t e  d ' i n s p e c t i o n  p o u r  le 
gouvernement, il se rendait d Ferme-Neuve. 
Comme messieurs Alix et Fortier jurent 
heureux de recevoir celui qui auait orienté 
leurs pas vers ce peiir coin qui déjd leur 
promettait tant de bonheur!" 

Blanche Alix-Matte 

difficultés sont nombreuses. Joute la petite colonie 
est alors conviée venir entendre la messe du curé 
dans le chantier prPs du rapide. Bien que lacolonie 
n'a pas encore une année d'existence, le curé 
iabelle, optimiste, parle de  la consiruction d'une 
bglise. 11 a confiance de voir réussir la petite colonie. 

En 1892 les entants peuvent "marcher au 
cat4chisme" pendant prés de trois semaines et le 
curé Trinquier vient passer une semaine avec eux. 
C'est Madame Alix et ses filles ainées qui font le 
travail préparatoire pour les enfants. 

Visites de Mgr Duhamel 

En août 1889, la mission de l'Orignal est en fete: 
Monseigneur Thomas Duhamel, archevêque 
d'Ottawa et responsable religieux de tous ces 
cantons du nord, remonte la rivihre du Lévre en 
canot pour rendre une premiére visite pastorale 
aux colons install&s dans la vallée supdrieure de la 
Liévre. Cette premiPre visite a été planifiée par le 
curé de Notre-Dame du Laus. 

Mgr Duhamel revient en 1892, en empruntant la 
m&me voie de la Liévre. II est alors accompagnie de 
son secrétaire, l'abbé Augusrin Desjardins qui 
deviendra, 4 ans plus tard, le deuxihme curé 
résidant dans la paroisse du Rapide. 

Lors de cette deuxi&me visite pastoréle, l'évêque 
et son secrétaire passent la nuit dans la maison de 
Solime Alix. Le lendemain, aprés la messe, un 
groupe de colons vient inviter l'important visiteur à 
explorer un  site, sur la rive sud, où ils aimeraient 



Monseigneur Thomas Duhamel 

- 
Mgr Duhamel en visite 

"Parfont de Notre-Dame du Laus votre 
grandeur pourra jacilement se rendre d 
Notre-Dame du Pontmain le même jour, le 
portage sera arrangd par le chemin le plus 
court. De Notre-Dame de Ponfmain à 
l'Orignal, la distance es! de 30 milles, ce irajet 
peut se jaire en une journbe. De l'orignal, 
votre Grandeur n'auro qu'une distance de 9 
milles pour descendre à Saint-Gérard, ce qui 
donnera le temps de choisir les places 
d'&;ses dons les deux missions vu qu'il y 
aura trés peu de travail, la populaiion n'étant 
que d'environ 24 Jarnilies en fout". 

Abbé Eugéne Trinquier, 6 juin 1889 

"Au retour d'une visite d ~ f - ~ d r a r d  de 
Montaruille, Monseigneur Duhamel, alors 
éuêque d'Ottawa, arriva, un soir ou Rapide- 
de-l'orignal. CJCtoif en 1899, ce fui un grand 
événement, surtout dans la maison d e  mon 
péril qui le reçut pour la nuit. Une petite 
chambre avait été ajoutée peu auparauant 
au primiriJ chantier, et c'est id que 
Monseigneur reposa. Ce Monseigneur, &ait 
sinon aussi grand, du moins aussi gros que le 
curé LabeBe. II était d'une charité et d'une 
simplicité remarquable. 

Blanche Alix-Matte 

L'abbé Augustin Desjardins 

-76- 

Un terrain pour l'&lise 
"A l'occasion de cette visite, mon pére 

auoit ofleri d Monseigneur une dizaine 
d'arpents carrés pour l'emplacement de la 
future église. Apprdciant hautement ce 
geste, Monseigneur auaif gravi le mont dit 
aujourd'hui mont Alix et regardant le 
paysage qui s'&talait gracieusement Ù ses 
pieds, il dit: 'lI'Eg/ise pourrait être placee 
ici ... elle jera songer un peu d Notre- 
Dome de Fourviéres qui, d Lyon, domine 
le RhGne.. . Notre-Dame de Fouruières: 
c'est sous ce vocable que j'établierai lu 
paroisse du Rapide-de-l'orignal': 

Blanche Aiix-Motte 



voir ériger l'église. Polir lie pas être en reste, Solime 
Alix offre aussi h Mgr Duhamel, un heau site sur la 
rive nord. Habilement, pour ne pas choquer 
personne, l'évêque rkpond qu'on ne peut pas bdtir 
une église sur tous les beaux sites de la rPgion Le  
site de la future église demeure donc encore en 
suspens. Mais cette expédition permet à Mgr 
Duhamel de constater que I'arrivPe continuelle de 
nouveaux colons nécessitera bientôt l'installation 
d'un curP en permanence dans la mission de 
l'Orignal. Et à la mission de la Kiamika. on demande 
aussi un curé résidant. 

Notre-Dame de Fourviéres 

En 1894, deux ans  aprés la dernière visite de Mgr 
Duhamel, la paroisse de Notre-Dame de 
Fourvières  du Rapide-de-l 'Orignal  e s t  
officiellement fondée. Les vocables: Notre.Dame 
de Fourvières, Notre-Dame de Pontmain, Notre- 
Dame du Laus. sont des noms venus de vieille 
France et furent sans doute le choix de l'abbé 
Trinquier qui était lui-m&me d'origine française. 

Avec la création de la nouvelle paroisse, Mgr 

Duhamel désigne l'abbé Charles Proulx comme 
premier curé résidant. Le curé prend résidence au 
Rapide-de-l'Origna\ mais il est aussi chargé de 
desservir les colonsétablis sur la Kiamika et jusqu'd 
la Ferme-Neuve. 

A son arrivée, le curé Proulx s'installe dans la 
maison Alix où on avait coutume de dire la messe et 
o ù  le premier enfant de choeur de la paroisse fut 
longtemps Blanche Alix, I'ainée de la famille. 

Aucun presbytère et aucune chapelle n'existant 
alors, la premi&re tâche du nouveau curé est 
consacrée A la construction d'une petite chapelle. 

Solime Alix et Adolphe Bail offrent alors une 
partie du lot 51, prés de leur maison, pour ériger la 
chapelle, qui pourra également servir d'école, les 

Premiére chapelle 
"Le réut.rend Prouix, en arrivant, ne 

trouva ni chopelle ni presby tère;  i l  
s'installa en conséquence dans la maison 
h o s p i t a l i è r e  d e  m o n s i e u r  Al ix  et 
commenca a cons t ru i re  une peti te  
chapelle qui fut terminée la même onnée 
et ouverte au culte le 8 d4cembre 1894, 
jour de l'immaculée Conception. 

On comptait en 1895, ù Notre-Dame de 
FourviPres, trente cinq lamilles, toutes 
carladiennes". 

R.P. Alexis de Barbezieux 

jours de semaine. Mademoiselle Alexina Forget y 
inaugurera l'instruction primairedans le village, elle 
y enseignera pendant 3 ans. 

Alix et Bail dirigent donc la corvée de 
construction A laquelle tous les colons 
s'empressent de participer. La petite chapelle- 
école, construite en piéces sur piéces, est 
inaugurée le 8 décembre 1894. a la fête de 
I'Irnmacul4e Conception. 

A peine installP dans cette petite église, le curé 
Ptoulx entreprend de vendre les bancs et incite les 
paroissiens à régler leur support le plus tôt 
possible. Le curé dit la messe un dimanche Notre- 
Dame de Fourvières et un dimanche A Saint- 
Gérard-de-Kiamika. 

Premier cu ré  résidant: Charles Proulx Quelques jours après son inauguration, a la Noël 



- 

Premiére messe de minuit demandez-vous? Vous ne pouvez croire: 
"Je ne l'oublierai jamais, car ejle un violon, mais quel violon, car M .  

constitue un de mes pius beaux souvenirs Dufort, également de Soint-Gérard, n'était 
d'enjance. Le fait est que nous eûmes une pas un arfiste; il &tait bon 

. c é r é m o n i e  dont  les hab i tan t s  s e  m u s i c i e n e t s o n j e u s e r e ~ s e n t ~ i t d e s e ç  
déclorèrent ravis. M. Guérin, venu de études el d p ç  çes ap!itudes 
Sain t -Gér~rd  avec sa lamille, avait naturelles. Dans cette petite chapelle, 
0rgoniSé un petit ~hoeur de chant où toute modeste et froide, les coeurs en 

1 entraieni Mlle Blanche, sa jeune fille, cette nuit de Noël 1894, étoienr plus 
I'ainde des Aiix et deux outres jeunes émus, pius chauds à /'endroit du divin , !illes. Les cantiques de Noël y passèrent enlant qu'en bien des  villes mieux 
IOUS pieusement. Qu'est-ce qui formait la javonséeç". 
m u s i q u e  d ' a c c o m p a g n e m e n f  v o u s  BIonche Alix-Matte 

Achat de matériel scolaire pour IY&cole du Rapide 

-78- 



1894, la petite église de l'Orignal connait alors ses 
plus beaux moments. A I'occasion de la messe de 
minuit, le curé a convié tous les colons établis sur la 
rivière Kiamika à se joindre à ceux de la Lièvre pour 
assister ensemble à la première messe de minuit 
chantée dans la chapelle de  Notre.Dame de 
FourviPres. Dans la soirée, les traîneaux 
commencent A arriver par le chemin de la riviére; 
les grelots des chevaux, les lanternes et les enfants 
emmitouflés dans tes traîneaux donnent un aspect 
trés joyeux à la nuit. 

La messe est alors célébrée à lalueur des lampes 
A i'huile, accrochées ici et là aux murs de la 
chapelle; les cantiques de circonstance sont 
chantés par le colon Joseph Guérin de Kiamika. Sa 
fille Blanche et Blanche Alix sont aussi du choeur 
de chant alors que Victor Dufort de Kiamika 
accompagne le tout au  violon. La petite chapelle 
n'aura jamais été aussi remplie et aussi belle, 

En 1895, Mgr Duhamel effectue une troisième 
visite pastorale dans le nord de son diocèse. 1 
s'arrête à la petite chapelle du Rapide pour y dire la 
Inesse. C'est aussi l'occasion de la communion 
solennelle pour une douzaine d'enfants, entre 10 et 
16 ans.  La chapelle reprend alors ses airs de fête 
avec toutes ces fleurs qu'on y avait déposées pour 
accueillir l'évêque. 

Malheureusement, quelques mois plus tard, au 
printemps de 1896, la chapelle est la proie des 
flammes et les paroissiens se retrouvent à nouveau 
sans école et sans chapelle. 

Après ce malheureux incendie, Solime Alix offre, 
à nouveau, un local chez lui pour que le curé Proulx 
puisse continuer A dire la messe rkguliérement. 
Mais ce local ne pouvait &tre que temporaire car le 
nombre grandissant de paroissiens exigera 

Incendie de la chapelle 
'(Depuis ce lemps, deux 6vénements 

Querelle sur le site de l'église 

' 

1 

Apr&s l'incendie de la chapelle de l'orignal, les 
paro iss iens  d e  Sa in t -Gérard-de .Kiamika  
denlandent que le curd prenne résidence chez eux 
pour un an. Mgr Duhamel accepte que l'abbé 
Proulx s'installe au Kiamika pour quelque temps, et 
c'est au tour des gens du Rapide-de-l'Orignal de se 
plaindre de n'avoir pas de curé résidant. 

importants se sont passés dans cette 
mission; lo destruction de la chapelle 
devenue lu proie d e s  flammes, ou 
printemps 1896,  e t  le d é p o r t  d u  
missionnaire, monsieur Proulx, le 2 
septembre 1896". 

R .P .  Alexis de Burbezi'eux 
- 

En aout 1896, I'abbé Proulx est rappelé par son 
évêque et n'aura pas à trancher l'épineuse question 
du site de la nouvelle église du Rapide-de-l'Orignal 

L'abbb Augustin Desjardins, Agi! d'a peine 30 
ans. devient alors le second curé de Notre-Darne 
de Fouwiéres. C'est à lui que revient la délicate 
tâche de trancher la question du site de la future 
église. 

Le nouveau curé prend résidence chez François 
Thibault dans le bas-du-village. Une besogne 
délicate l'attend. II lui faut trouver un emplacement 
pour l'église qui va satisfaire tous les paroissiens 
car le sujet soulevait déjà de rudes contreverses. 
Cette question échauffe les esprits depuis que la 
petite chapelle-école a été détruite par le feu. En 

rapidement une construction plus grande. Le curé Augustin Desjardins 



1896, le pont su r  la LiBvre, au-dessus d u  rapide, 
n'existe pas encore et une certaine rivalité s'est 
développée entre les colons établis sur chacune 
des rives. Les colons installés sur la rive opposée a 
la future église dev ron t  subir certains 
désagréments. La décision s'annonce donc difficile 
pour le nouveau cur4. 

L'abbé Desjardins convoque une assemblée de  
paroisse: Solime Alix offre de la tenir dans son local 
qu'il laisse, depuis quelques mois, pour les offices 
religieux. Pour aider l'abbé Desjardins, Mgr 

Site de l'église 
et méconfenfement 

"... je ne donnai connaissance du  décret 
fixant le site de l'église sur le ferrain de 
M. Gauthier que vers la lin de novembre 
1896.. plusieurs hommes entrérent dans 
la chopelle et me dirent qu'ils uouloienr 
tenir une assemblée pour protester contre 
le décret dont je venais de leur donner 
lecture ... A ma sortie de lu chapelle, ces 
gens. groupés aufour de la porte, 
continudrent l eu r s  invectives contre 
Monseigneur et son délégué.. . Dans 
l'après-midi du  mdme jour, je réunis 
quelques hommes de bonne volonté et je 
leur fis connaitre ma  décision de ne dire 
la messe au Rapidede-l'orignal que 
lorsque nous aurions un abri sur le terrain 
dom6 pour l'église. DPs le lendemain, une 
équipe d'hommes se mit d couper, sus  
le terrain de M. Gauthier, les billots qui 
jurent immédiatement transportés au 
moulin Joseph Brière; ce bois scié jut 
rapporté sur le terrain que Ibn venait de 
débbyer et une autre équipe se mit en  
Irais de bdtir la construction (30x40) d 2 
é t a g e s  qui servi t  de chapel le  et 
presbyttire. Quelques uns d'entre eux 
avaient du bardeau qu'ils avaient prépard 
pour leur propre usage, ils I'apportérenf et 
l'on put ainsi couvrir la chapelle. Le tout 
fut fait gratuitement. A Noël, nous avions 
la messe de minuit dans notre nouveau 
local". 

Abbé Augusfin Desjardins 

Duhamel y délégue l'abbé Ouimet, curé de Saint- 
Jovite, doyen des prêtres du dioc6se et 
compagnon coutumier du curé Labelle dans ses 
voyages dans Ie nord. 

Malgrh la sagesse de l'abbé Ouimet et les rappels 
A l'ordre du curé Desjardins, la réunion est plu5 que 
tumultueuse, spPcialement lorsqu'il est question de 
trancher le probl&me par un uote secret. "On veut 
voir les faces" crient quelques uns. Le vote est pris; 
les colons btablis sur la rive sud étant plus 
nombreux. emportent la décision en faveur d'un 
si.te sur leur rive a u  grand dkplaisir des habitants de 
la rive nord. l e  curé Desjardins a fort à faire pour 
que l'assemblée ne se termine pas dans le tumulte 
complet. 

La décision votée par l'assemblée est transmise a 
Mgr Duhamel qui décréte officiellement, en 
novembre 1896, que la construction de l'église se 
Iera sur la rive sud, en haut de la côte, à la hauteur 
du rapide, sur les terrains de monsieur Gauthier. 

C'est I'abbQ Desjardins qui doit annoncer la 
nouvelle du décret de I'Evêque à ses paroissiens. 
Les gens du quartier d u  Rapide, qui ont toujours vu 
les offices religieux se tenir de leur cbté, acceptent 

Construction de î'église- 
presbytère 

"Dès le lendemain, on était à l'oeuvre. 
Une petite bûtisse presque carrée (30x40) 
a deux étages, a u  toit français, s'éleva 
bientdt, dont l'étage inférieur était destiné 
ii servir de presbytère et l'dtage supérieur 
de chapelle. On prévoyait qu'une centaine 
de personnes environ pourraient s'y 
asseoir. Pour mieux diriger les travaux, 
M. le curé s'installa temporairement dons 
la maison de M. Norbert Fortier, en lace 
de I'édifice en construction. La messe put 
y être dite à Noël et durant l'hiver 
suivant. A l'été 1897 seulement, le pasteur 
put entrer dans son presbyt6re. Mlle 
Mélina Thibault, /ille de François, devint 
alors sa première ménagdre". 

Blanche Aiix-Matte 
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L a  chapelle-presbytère érigée en 1896 

très mal cette dbcision et le curP, bien que pacifique 
et doux, doit se fâcher car l'affaire risque de 
tourner mal à tous moments. 

A la sortie de la messe dominicale, chez Solime 
Alix, les protestations de certains mécontents se 
font si véh6mentes que le curé, offusqué, menace 
les paroissiens de ne plus dire la messe dans la 
paroisse tant et aussi longtemps que la dbcision de 
I'&v&que ne sera pas respectée. 

Les habitants du haut-du-village se mettent 
aussitôt à l'oeuvre pour ériger une chapelle- 

construction sur le site mbme où la chapelle sera 
construite. Aprés avoir fait scier le bois nécessaire 
au moulin Limoges, en bas de la côte, prhs du 
rapide, on entreprend ausçitbt la corvPe de 
construction. 

L'affaire est menée rondement sous l'oeil du curk 
et bientat, la chapelle-presbytère est à peu prPs 
terminée. Le bâtiment de 30'X40'comprend le rez- 
de-chaussée qui sert de presbytère et l'étage qui 
sert de chapelle. A Noël 1896, le cure Desjardins y 
célébrera une premiére messe. 

presbytére sur le terrain qui a ét4 choisi pour la 
construction, on coupe le bois nécessaire à la 



La tache du curé 

En plus de ses tumultueux paroissiens de Noire- 
Dame de FourviBres, le curd Desjardins visite 
aussi, réguliérement, les missions de Ferme-Neuve 
et de Saint-Gérard-de-Kiamika et du Lac-des- 
Ecorces. 

Sur la Li&vre, le curé monte en mission jusqu'i3 75 
milles au nord de ça paroisse, dans les chantiers 
forestiers. Sur la Kiamika, i l  visite aussi tous les 
chantiers. 

D'une année A l'autre, le travail du curé 
augmente continuellement. En 2897, il dénombre 
50 personnes Btablies sur la Kiamika, au nord du 

Lac-des-Écorces; les offices religieux se tiennent 
alors chez Léon Plouffe. Du côté de la Ferme- 
Neuve, la qualité des terres attire de plus en plus de 
colons, de défricheurs et le curé Desjardins va 
réguli&rement dire la messe chez Norbert Morin et 
plus tard, chez Léonard et Cyrille Lafontaine. 

En 1898, Mgr Duhamel revient en visite pastorale 
dans la vallée supérieure de la Liévre. Il n'emprunte 
pas le chemin de la rivi&re mais arrive plutdt par le 
chemin Chapleau qui vient de Nominingue. Le curé 
Desjardins vient accueillir l'évêque au poste de 
relais Maille, à mi-chemin dans le chemin 
Chapleau. 

L'itinéraire de Mgr Duhamel est fort chargé: 
visite des missions de Sain t-Gérard-deXiamika, de 
celle du ~ac-des-Écorces, de Notre-Dame de 
Fourviéres, de la Ferme-Neuve, avec messe et 
confirmation des jeunes enfants B chaque endroit. 
Carchev&que d'Ottawa termine son périple par 
des arrêts identiques A Notre-Dame de Pontmain 
et Noire-Dame du Laus. 

Cette visite de 1898 permet A Mgr Duhamel de 
réalixr que l'arrivée de nouveaux colons un peu 
partout nécessitera bientôt la présence d'un cur4 
en permanence, a u  Kiamika, au ~ac-des-Écorces 
et A la Ferme-Neuve. 

Quelques semaines plus tard, les paroissiens de 
Saint-Gkrard-de-Kiamika sont les premiers 21 se 
réjouir lorsque le curé Desjardins leur transmet la 
décision de Mgr Duhamel de leur envoyer bientot 
un curé résidant, l'abbé Lemonde. 

Dans la même missive, Monseigneur confie a u  
cur& Desjardins la tache de fixer lui-même le site de 
l'église A la Ferme-Neuve où il prévoit installer un 
prêtre en permanence d'ici peu. il lui demande 
aussi un rapport plus détail14 sur  la qualité d u  sol 
dans lavallée de la rivihre Kiamika, spécialement au 
nord du ~ a c  -des-Écorces où il songe a envoyer un 
pr&tre en permanence pour desservir les colons. 

En 1901, Mgr Duhamel effectue une nouvelle 
visite dans la rbgion. II est alors particuli6rement 
bien accueilli par les familles de colons, établies au 
~ac-des-korces, qui sont à construire une chapelle 
qu'ils vont dédier à Saint-François Régis. Les gens 
viennent attendre leur év&que au sud du Lac-des- 
Écorces et l'escortent avec canots et chaloupes 
jusqu'd la chapelle en consh-uction. L'&@que leur 



promet l'arrivée prochaine de leur curé résidant, 
I'abbé EugPne Coursol. 

Cette même bonne nouvelle est aussi laite aux  
paroissiens de la Ferme-Neuve qui accueillent peu 
après I'abb4 Cadieux qui  devient leur premier curé. 

Au cours de cette même année 1901, le curé 
Desjardins termine sa cure à Notre-Dame de 
Fourvikres. Pour le remercier de son travail, les 
paroissiens demandent A Mgr Duhamel de baptiser 
la premiPre cloche du nom d'Augustin, prénom de 
l'abbé Desjardins. La cloche venait d'être offerte à 
la paroisse par Emma Forget. Mme Frank Martel 

avait aussi donné des statues, une croix et un 
chemin de croix pour la chapelle-presbytère de la 
paroisse. 

Le cur4 Desjardins part. Bientbt arrivera le 
troisiéme curk du Rapide-de-l'orignal, I'abbé 
Alphonse Génier, jeune prêtre de 26 ans, 
ambitieux et tenace, qui va bientôt marquer 
profondément le destin de la jeune paroisse de 
Notre-Dame de Fourviéres. Avec la venue d e  
I'abbé Génier se termine les quinze premi&res 
années de colonisation au Rapide.de.l'Origna1. 
D'autres défis attendront bient8t les habitants. 

Procession de la F&te-Dieu en juin 1898, au Kiamika, présidbe par le curé Augustin 
Desjardins, missionnaire du Rapide-de- l'orignal 



RECENSEMENT DU CURE DESJARDINS/JANVIER 1898 

A la fin de janvier 1898, le curé Desjardins paççe 
dans toutes les familles qu'il dessert. II fait alors le 
recensement de tous les colons installés sur la 
rivière Kiamika, en haut et en bas du lac des 
Écorces et de toutes les familles établies sur la 
riviére d u  Liévre, depuis le rapide Wabassee 
jusquJA la Ferme-Neuve. 

Ce document nous a étk conservé dans les 
archives de Notre-Dame de Fourvières et il 
sJavPre fort intéressant et tr&s utile de le 
reproduire dans l'histoire de Mont-Laurier. Le curé 
Augustin Desjardins y a peut-être fait des oublis 
bien involontaires, mais il a rendu un fier service aux 
historiens car il s'agit là d'un document unique et 
fort précieux pour l'étude de la région, en cette fin 
du XIXe sihcle. 

Le document fait mention des noms des colons, 
de leur epouse et des enfants n&s avant février 
1898. Pour certains, on retrouve aussi la paroisse 
d'origine. 

On y retrace les noms des pionniers ktablis, du 
Rapide-de-l'orignal, A la Ferme-Rouge, dans le 
village de Rapide-de-l'Orignal, vers la Ferme. 

Neuve, dans la mission de la Ferme-Neuve, vers le 
lac Brochet qui deviendra St-Jean sur le Lac, de la 
riviére Kiamika au rapide Wabassee et autour de la 
Ferme Rouge. 

Le recensement nous présente également les 
familles de pionniers qui ont pris souche sur la 
riviére Kiamika dans les missions de Saint-Gérard 
et de Saint-François Régis, en bas et en haut du lac 
des Écorces. 

Le prbcieux document nous fait connaître plus 
de 1,000 personnes qui sont B ouvrir, à clefricher 
une nouvelle partie du Québec. 

Le curé Labelle, figure légendaire dans tous les 
cantons du nord, répétait souvent: "une terre vaut 
surtout ce que vaut celui qui la travaille". Sur la 
Kiamika et sur la Liévre, on peut certainement dire 
que la terre a beaucoup de valeur car toutes ces 
familles de défricheurs y ont laissé tellement d'eux- 
mêmes. 

Le courage et la tenacité de ces premiéres 
familles de pionniers constituent certainement 
notre plus beau patrimoine. 

COLONS ETABLIS SUR LA RIVIÈRE DU U&VRE 
Du rapide de I'Orignul vers 
la Ferme Rouge 

HAMEL, Joseph, 41 ans, marié 8 GAUTHIER, Isidore, 69 ans 
LECLAIR, Mary, 38 ans Les enfants: Wiyrid, 22 ans - Josaphat 20 
Ils sont arriv.6~ de Montrdal le 30 mars 1897 ans 



GAVTHIER, Rodrigue, 26 ans, morik à PERREAULT, Honoré, 29 ans, marié d 
GAUTHIER, Dorina, 25 ans GROULX, Divina, 21 ans 

Les enfants: Rodrigue, 3 ans - Joseph 1 an Les enfants: Amanda, 4 ans - Yuonne 1 an 

BOCK, Charles, 45 ans, marié d DUMOULIN, Léandre, 50 ans, marié d 
D U P R ~ ,  Corine, 43 ans CLOUTIER, Olympe, 50 ans 
Les enfants: Wilfrid, 1 7  ans - Clara 15 ans l,s sont arrivés de en 

Ido, 13 ans - Tiida, 1 1  ans nouembre 1897. 
Charles, 9 ans - Idillio, 3 ans 
Corine, 1 an Les enfants: Honorius, 17 ons - Joseph, 15 

ans - Venonce, 14 ans 
Adonios, 7 ans 

ETHIER, Adglard, 29 ans 

PHANEUF, Dominique, 65 ans, morib d 

OUELLET, Honorius, 20 ans, marié LANGEVIN, Julienne, 63 ans 

ST-GERMAIN, Albina, 21 ans lis sont arriués de East Man, Brome, en 

Les enfants: Aijred, 2 ans - Rosario, I an novembre 1897. 

ST-GERMAlN, Marie-Ange, 12 ans Les enjants: Anna,  26 ans - Euclide, 24 ans 
Joseph, 22 ans 

GROULX, Jean-Baptiste, 52 ans, marié d 
SARRAZIN, Esther, 56 ans DUMOUCHEL, Joseph, 40 ans, mané d 

TOUCHETTE, Alma, 26 ans 
Les enfants: Joseph, 32 ans - Alphonse 25 

ans - Phidime, 24 ans - Alexino, Les enfants: Odilon, 7 ons - Laura, 5 ans 
18 ans - Alfred, 14 ans - Azilda, Fabiola, 1 an 
13 ans 

DUMOUCHEL, Amédge, 68 ans, marié à 
BARRE'TTE, Guillaume, 52 ans, marié ù NUMAINWLLE, Mathilde, 62 ans 
ST-G ERMAlN, Marguerite, 52 ans L'enfant: Willie, 25 ans 
Les enfants: Alexandrine, 22 ans . Joseph, 

20 ans - Napoléon, 19 ans 
Marthe-Héléne, 17 ans BOYER, Jean-Baptiste, 60 ans, mané d 
Florida, 16 ans - Albert. 8 ans LATOUR> Marie, 61 ans 

Zénon, 6 ans Les enfants: Exerine, 24 ans - Antoine, 21 
ans - TrefflP, 20 ans 

BARRETTE, Lucien, 31 ans, marik à 
AUDET, Amando, 32 ans LEFEBVRE, Camiiie, 24 ans, marié d 
Ils sont arrivds d'Arundel, le 19 septembre BOYER, Marguerite, 31 ans 
1897. L'enfant: Marie-Marguerite-lréne, 9 mois 
Les enfants: MarieJeanne, 3 ans -Joseph- 

Alphonse, 6 mois 



GAUMONT, Alphonse, 38 ans, marié d LABELLE, Benjamin, 40 ans, marié à 
BOYER, Marcelline, 28 ans ETHIER, Clorilda, 33 ans 

Les enfants:  Célina, 9 ans - Alphonse, 8 ans ils sont arriu4s de Sainte-Thérése en octobre 
Hormidas, 7 ans - Dorilda, 3 1897 
ans - Albert, 7 mois 

Les enfan ks: Armanda, 9 ans - Muria, 6 ans 

BOUDRIAS, Napoléon, 23 ans 
CHENIER,  Alexis, 22 ans 

Il est arriué de Sainte-Agaihe en 1895 
METHE, Jean-Baptiste, 32 ans, marié à 
QUENNEVILLE, Ernestine, 20 ans 

M&TH&,  dél la lard LESSARD, Napoléon, 37 ans, marié à 
LAVERDURE, Arthémise, 35 ans 

Les enfants: Ferdinand, 18 ans - Adélard, 14 
GAREAU, Adolphe, 50 ans 

ClRS 
GAREAU, Adélord, 20 ans 

Ils sont arriubs de St-Jérôme en novembre 
1897 LACASSE, Edouard, 36 ans 

Les enjants: Célina, 8 ans - André, 4 uns 
Albinn, 3 ans 

YALE, William, 38 ans, marié 2i 
MASSE, Annie, 35 ans 

dç sont arrivés de Berthier en novembre 1897 LACASSE, Joseph, 26 ans, marié d 
LA CASSE, Marie-Laure, 20 ans 

Les enfunts: Raoul, 14 ans - Honoré, 1 1  ans 
A/jred, 9 ans - Georges, 7 ans L'enfant: Blanche-Aurore, 8 mois 
Marguerite, 6 ans 
Charlemagne, I an 

BOYER, Ojivier, 26 ans, marié d 
PAPINEAU, Olympia, 27 ans 

BOYER, Jean-Baptiste, 35 uns, marié ù 
POIRIER, Pomela, 27 ans 

CARDINAL, David, 40 ans, marié d 
Les enfants: Lisa, 5 ans - Joseph, 4 ans B ~ L E C ,  Appoline, 40 ans 

Albina, 2 ans -Jean-Baptiste, I 
an Les enfants:  Aldéric, 19 ans - David, 15 ans 

Albert, 9 ans - Armand, 7 ans 
Rose-Anna, 5 ans - Arthur, 2 

L'ARRIVEE, Joseph, 35 ans, marié d ans 
BOYER, Marie, 37 ans 

Les enfants: Jospeh, l O  ans - Aurore, 6 ans 
Marie-Anne, 4 ans - Hdléno, 2 
ans - Albert, 3 mois 



LEGAULT, plie, 26 ans. marié d 
MILLETTE, Eloise, 23 ans 

Les enfants: Bruno, 4 ans - Rosa, 3 ans 

B ~ L A I R ,  Albert, 22 ans 

BRUNET, Joseph, 22 ans, marié a 
THIBAULT, Mélino, 26 ans 

ST-LOUIS, Anthime, 27 ans, marié d 
BRUNET, Poméla, 27 ans 

Ils sont arrivés de Sainte-Agathe le 29 
octobre 1897. 

BRUNET, Delphina, 19 ans 

B ~ L E C ,  Eugène, 34 ans, marié 2i 
PROVOST, Maivina, 35 ans 

Les enfants: AEfred, I 1 ans - Eugéne, 10 ans 
Claire, 9 ons - Marguerite, 2 

Famille Abondius Juteau ans 

JUTEAU, Aristide, 26 ans, marié a GALIPEAU, Augustin, 32 ans, marié B 
L O N G P R ~ ,  Bernadette, 21 ans CAMPEAU, Mathilda, 22 ans 

Ils sont arrivés de Sainte-Agothe le 22 januier 

LONGPRÉ, Michel, 24 ans 1898 
Les enfants: Aimé, 21 mois - Albert, 8 mois 

BOCK, Séraphin, 51 ans, marié B 
BOCK, i., 51 ans BÉLEC, Phédime, 33 ans, marié d 

Les enfants: Alberta, 18 ans - Séraphin, GAREAU, f uangéline, 35 ans 
13 ans - Clara, 12 ons Les enfants: Raou!, 12 ans - Marguerite, 10 
Donaida, 9 ans ans - Léonidas, 8 ans -Henri, 3 

ans -Joseph, 2 ans - Nopollon, 
5 mois 

BOYER, Michel, 29 ans, man'é u 
BOCK, Dorsina, 26 ans 

Les enfants: Dorsino, 4 ans - Clarice, 3 ans 
LEBLOhrD, Georges, 40 ans, marié d 

Béatrice, I an  GAGNON, Alexandrine, 37 ans 

Les enfants: Rosanna, 8 ans - Joseph, 5 ans 
Eua, 4 ans - Elise, 3 ans - Marie, 
7 mois 

1 



Duns le vinage du 
Rapide-de-l'Orignal 

FORGET, Jean-Baptiste, 36 ans FORTIER, Aijred, 28 ans 
Marchand général 
II est arrivé de Saint-Sauveur en 1893 

AUX, Solime, 41 ans, mari4 d 
HUDON, Ldonide, 38 ons 

Les enfants: Blanche, 17 ans - Yvonne, 14 
ans - Edmée, 12 ans - Ida, 9 ans 
Ethei, 7 ans - Iréne, 5 ans 
Edith, 3 uns - Armand-Yves, 8 
mois 

y Famille Louis-Norbert Fortier 

Famille de Solime Alix 
BARON, John, 50 ans, marié 13 
SAYERS, Kate, 22 ans 

BRIÈRE, Joseph, 37 ans, marie à 
NADON, Malvina, 37 ans Ils sont arrivks du  Lac St-Jean en décembre 

1896 
lis sont arrivés de Saint-JérGme le 1 erfëurier 
1895 Les enfants: Wilfrid Smith, 4 ans - Elena 

Pearl, 2 ans 
Les enfants: Maria, 18 ans - Paul-rmile, 15 

ans - Virginie, 13 ans 
N o ~ l é o n ,  I I  ans -  Georgiana, MASSY, Félix, 27 ans, marié d 
9 ans - Bernadette, 8 ans RAJOT, Morie, 24 ans 
IrPne, 7 ans - Raoul, 4 ans 
Liguori, 2 ans Ils sont arrivés d'Ottawa en juillet 1897 

Les enfonts: Joseph, 4 ans Ernestine, 1 on 

- 



RAJOT, Paul, 50 ans 

FORTIER, Louis Norbert, 36 ans, marié d 
LAFLEUR, Marie-Anne, 27 ans 

Ils sont cirrivds de Sainte-Adéle en novembre 
1885 

Les enjants: Jean, 6 ans - Paul, 5 ans Émile, 
3 ans - Alice, 1 a n  

BELEC, Alcide, 22 ans, maria à 
FOREST, Catherine, 20 ons 

Ils sont arrivés de Saint-Jovite en août 1897 Famille Alfred Gauthier 

TOUCHETTE, Wilfrid, 33 ans, marié à 
CLOUTlER, Rose de Lima, 32 ans 

+ 

Vers la Ferme-Neuve, depuis 
l'Orignal 

THlBAULT, Joseph, 31 ans, marik à CLAVEL, Louis, 61 ans, marié à 
LAUZON, Délima, 25 ans LA VERD URE, Marie-Louise, 46 ans 

Les enfants: Marie-Louise, 3 ans - Rosa, 2 Les enfants: Louis, 19 ans - Félix, 17 ans 
ans - Antoine, I an Joseph, 13 ons - Célina, 11 ans 

Lka, 7 ans - Israël, 3 ans 

GRENIER, Octave, 70 uns, mari6 d 
THIBA UL 7, Zoé, MI ans VIUEMAZRE, Adélard, 34 ans, marié d 

RIOPEL, Armanda, 36 ans 

THIBAULT, François, 58 ans, marié d Ils sont arriubs de Clarence Creek en 

LE GUERRIER, zlise, 57 ans dkembre  1897 

Les enfunts: Elisa, 28 ans - Origéne, 24 ans Les  enfants: Arthur, 6 ans - Avred, 4 ans 

Jules, 22 ans - Adrien, 1 7 ans Ernest, 2 ans - Wiyrid, 18 mois 
Albert, i mois 



CLOU TIER, Louis, 31 ans, marié u 
GIROUX, Alexina, 23 ans 

Les enjanfs: Mérilda, 3 ans - Marie.Louise, 
2 ans 

B ~ L E C ,  Napoldon, 47 ans, marié à 
PAQUETTE, Olympe, 40 ans 

Ils sont arrivés de Suint-Jovite en avril 1897 

Les enfants: Aldéric, 20 ans - Désiré, 15 ans 
Jules, 14 ans - Joseph, 10 ans 
Alexis, 9 ans - Samuel, 5 ans 
Marie-Anne-Aurore, 2 ans 

GIROUX, Wivrid, 36 ans, marié à 
FOURVIÈRES, Appoline, 32 ans 

Les enfants: Lydia, 12 ans - Arrnanda, 9 ans 
Lia, 3 ans 

LAFLEUR, Z4phir, 39 ans, marié 6 
CLOUTiER, Azilda, 33 ans 

Les enfants: Marie-Louise, 1 1 ans - grnilia, 
10 ans - Dorina, 7 ans - Hervé, 
5 ans - Ernes t ,  3 ans - Eva, 1 an 

ETHlER, Ferdinand, 24 ans, mari6 d 
PAPlNEA U, Adélisca, 19 ans 

L'enfant: DQlicia, I an 

ETHIER, Charles, 59 ans, marie d 
LAFONTAINE dit DES M A  URlCE, 
AnBglique, 53 ans 

Les enfants: Dieudonné, 26 ans - Aibini, 25 
ans -Joseph, 20 ans -Antonio, 
17 ans . Pomela, 15 ans 
Rosanna, 1 1  ans - Marie- 
Louise, 9 ans 

TOURANGEAU, Damase, 50 ans, marié à 
CHALIFOUX, Joséphine, 40 ans 

Les enfants: WilJrid, 20 ans - Armnnda, 18 
ans - Ida, 14  ans - Joseph, 12 
ans - Léon, 1 O ans - Dorino, 8 
ans - Cora, 5 ans - Délia, 3 ans 
Émile, 1 an 

SANCHE, Félix, 33 ans, marié d 
ALLARD, Marie-Louise, 22 ans 

Les enjants: Dorina, 9 ans - Ernest, 4 ans 

SANCHE, Joseph, 80 ans 

THIBAULT, Georges, 41 ans, morié d 
ETHIER, Sophie, 45 ans 

Les enfants: Henri, 13 ans - Emma, 9 ans 

HÉBERT, Joseph, 7 4  ans, marié d 
FORGET, Reine, 67 ans 

Ils sont arrivés de Saint-Sauveur en 
novembre 1897 

BEAUCHAMP, Françis, 29 ans, marié a 
BOUCHER, Azilda, 21 ans 

BOUCHER, Pierre, 54 ans, marié d 
&BERT, Philornéne, 50 ans 

Les enfants: Joseph, 28 ans - Rosanna, 17 
ans - Victoria, 15 ans 
Cordélia, 12 ans - Dorina, 10 
ans - Orise. 7 ans 

BOUCHER, Camille, 23 ans, marié d 
BRISEBOIS, Valentine, 23 ans 

BOUCHER, Pierre, 30 ans, mari4 d 
BEAUCHAMP, Zuc, 30 ans 

L'enfant: Pierre, 6 mois 



GRONDINES, Gédkon, 31 ans BRISEBOIS, Aimk, 26 ans, marié à 
COURTEMANCHE, Joçkphine, 19 ans 

L'enjant: Emest, 4 mois 
GIROUX, Maxime, 31 ans, marié d 
CAMPEAU, Philoméne, 31 ans 

Les enfants: Napoléon, 5 ans . Oliuo, 3 ans BEA #CHAMP, Japhet, 22 ans 
Agnés, I an BEA U C H A  MP,  Hormidos, 22 ans 

LIMOGES, Adélard, 43 ans, marié d MILLETTE, Odile, 65 ans, mari6 à 
REGIMBALD, Délima, 44 ans CHALIFOUX, Olympie, 35 ans 

Les enfants: Willie, 18 ans - Wivrid, I l  ans Les enfants: Gédéon, 24 ans - Ida, 12 ans 
Oscor, 8 ans - Doralio, 7 ans Virginie, 10 ans - Evo, 9 ans 
Marie-Ange, 5 ans - Donat, 3 Ernile, 7 ans - Arnédb, 5 ans 
a ns Josaphat, 4 ans - Bernadetîe, 

2 ans 

GRENIER, Joseph, 24 ans, marié à 
DUFOUR, Donolda SANCHE, Adonias, 34 ans, marik à 

lis sant arriuBs de Sainte- Agathe en auri11896 PILON, Emma, 22 ans 

Ils sont arrivés de Saint-Jouite en mors 1897 

CHA LIFOUX, Fdlix, 37 ans, marié à 
Les enfants: Marie-Laure, 10 ans -Arthur, 8 

ans - Marie, 6 mois 
DUFOUR, Philoméne, 35 ans 

Les enfants: Ida, 16 ans - Arthur, 34 ans 
Léonfine, 12 ans - William, 10 JOLICOEUR, Joseph, 26 ans, marié b 
ans . Aline, 8 ans - Carnilie, 4 CARDINAL, Palmyre, 21 ans 

OnS . ans - O i i v a ~  ' an Les enfants: Laura, 3 ans - Wif id ,  2 ans 
Alddric, mort le 12 juin 1897 

RA YMOND, Jean-Baptiste, 35 ans, marié d 
BEA UCHAMP, Léocabie, 34 ans DORE, Georges, 43 ans, marié ui 
Les enfants: Léocabie, 12 ans - Jeon- THIBA ULT, Marcelline, 44 ans 

Baptiste, 11 ans - Lkonord, 7 
ans - François, 4 ans - Marie- Les enfants: Georges, 19 ans, Ovide, 18 

ans - Marcelline, 16 ans 
Louise, 1 semaine Onésima, 15 ans - Napoléon, 

13 ans - Délima, 12 uns tlie, 9 

BRISEBOIS, Alphonse, 28 ans ans - Ozias, 7 ans - Morie- 

BRISEBOIS, Romuald, 16 ans Louise, 4 ans - Pierre, 2 ans 

Ils sont arrivtss de Sainte-Marguerite ù 
l'automne 1891 

1 





CHABOT, William, mari& à BOHEMIER, Jean-Baptiste, 42 ans, marié a 
BONNECHANCE, Chriçtine, 38 ans LACASSE, Exilia, 30 ans 

Ils sont arriués de Moniwoki a l'automne lis sont arrivés de Saint e-Adde le 5 octobre 
1897 1896 

Les enfants: Philornéne, 15 ans - Maria, 5 Les enfants: Joseph, 17 ans - Jean-Baptiste, 
ans - Angélique, 4 mois 16 ans - Charles-Henri, 13 ans 

Joseph-Émile, 11 ans 

LA FONTAINE, Léonurd, 28 ans, marié d MEILLEUR, Hercule, 5 ans 

G UFRIN, Marthe, 23 ans 

Ils sont orrivés de Notre-Dame du Laus vers DANIS, Philjas, 37 ans, marié 
1892 SARRAZIN, Vitaline, 37 uns 
L'enfant: Henri, 1 an 

Ils sont arriués de ('Annonciation en ociobre 

LAFONTAINE, Cyrille, 52 ans, marié a 1897 

MONCION, Lucie, 49 ans Les enfants: Extlia, 12 ans . Télesphore, 9 

Ils sont arriués de Notre-Dame du Laus en ans - L'Annonciation, 8 ans 

jonuier 1898 Aurore, 6 ans . Stanislas, 5 ans 
Marie, 4 uns - Bernodette, 1 an 

Les enfants: Joseph, 21. uns - Orsalie, 19 ans 
Bernadette, 17 ans 

BARBEAU, Gilberi, 25 ans LACASSE, Mathias, 20 ans 
LACASSE, Alphonse, 22 ans 

II est arriué de Saint-Philippe de Laprairie en 
ociobre 1897 Ils sont arrivés de Saint-Jouite 

FOUCRA UL T, Arn&dée, 19 ans FORTIER, Oviia, 31 ans, marié d 
BRUNET,  Thadéa, 25 ans 

II est arriué de Saint-Jacques de Laprairie 
en octobre 1897 lis sont arrivés de Saint-Thimothée d e  

Beauharnois en mars 1895 

Les  enfants: Clara, 6 ans - Rosanna, 4 ans 
LEBOEUF, Hormidas, 33 ans, marié 13 Orner, 20 mois, Henri, 4 mois 
BEAUCHAMP, Dorino; 31 ans 
Les enfants: Morie.Blanche, 9 ans 

Absalon, 8 ans, Virginia* 7 ans BRUNET, A thanase, 53 ans, marié 6 
R o s ~ ~ n a ,  5 ans, Laura. 3 ans, POIRIER, Caroline, 57 ans 
Joseph-Ernest, 10 mois 

Ils sont arrivés de Saint-Thimoihée le 29 
janvier 1895 

ALLARD, Jean-Baptiste, 46 ans, marié à Les enfants: Délia, 22 ans - Hector, 1 9 uns 
ETHIER, Léocadie, 46 ans Ovila, 16 ans - Joseph, 13 ans 

Ils sont arrivés de Sainte-Adèle le 19 mors -\ 

1895 

L'enfant: Damas, 19 ans 



CHALIF OUX, Théodule, marié d CO URTEMANCHE, Xavier, 46 uns, 
GAUTHIER, Olivine, 34 ans marie à 

Ils sont arrivés de Sainte-Agathe en THINET, Malvina, 41 ans 

septembre 1894 Ils sont arrivés d e  Saint-Calixte de Kearney 

Les enfants: Paul-Emile, 12 ans - Eugène, 4 le 3 mars 1895 

ans - Josaphat, 3 ans les enfants: Joseph, 20 ans - Xmier ,  18ons 
Mothios, 13 ans - Victor, 12 

ALARIE, Joseph, 29 ans, marié d ans - Orner, 7 ans 
C L ~ R O U X ,  Mélina, 24 ans 

Ils sont arrives de Saint-Faustin en mars 1896 ETHIER, 
Les enfants: Albert, 4 ans, Maria, 3 ans, C L ~ M E N T ,  Rosanna, 27 ans 

Joseph, 1 an 
Ils sont arrivés de Sainte-Adèle le 17 

C L ~ R O U X ,  Octave, 47 ans, marie à novembre 1897 
BOiVlN, Mklina, 45 ans 

Les enfants: Marie-Anne, 1 O ans - Rbgina, 9 
Ils sont orrivés de Saint-Faustin en mai 1896 ons - Virginie, 6 ans 

Les enfants: Delphis, 21 ans - Joseph, 14 
ans - Rosanna. 12 ons - Délia, 
10 ans - Adanias, 8 ans 
Victoria, 6 ans - Armanda, 4 
ans - Arihur, 4 ans 

Vers le Lac Brochet 
(St-Jeun sur le Lac) 

PAPINEAU, Etienne, 53 ans, mari4 à ROBILLARD, Alexandre, 33 ans, marié d 
MONETTE, Déiima, 46 ans MORIER, Emmo, 27 am 

Les enfants: Marie-Louise, 16 ans Les enfants: Marie-Louise, 6 ans - Rose- 
Eustrasine, 15 ans - Azilda, 13 Emma, 4 ans - Johnny, 2 ans 
ans - Diuina, 11 ans William, 10 mois 

PLOUFFE, Delphis, 29 ans, mari4 d THERRIEN, Albert, 26 ans, marié à 
PAPÏNEA O, Alphonsine JOUCOEUR, Marguerite, 24 ans 

Les enfants: Laura, 4 ans - Orise, 2 ans Ils sont arrivés de La Conception en aoW 
Yvonne, 3 mois 1897 

ST-LOUIS, Ludger, 24 ans, mari6 à B ~ R U B ~ ? ,  lsooc, 56 ans, marié d 
PAPINEAU, Talmilia, 20 ans V A L L ~ E ,  Clara, 32 ans 

L'enfant: Arthur, 2 ans Ils sont arrivés de Saint-Potrice de 
Beaurivage, Lofbinidre, en i f &  1897 

L'enfant: Joseph Ephrem, I an 



LAROCQUE, Toussaint, 34 ons, marié à 
NAREIONNE dit GUÉNARD, Aigaé, 
25 ans 

Les enfants: Edouard, 12 ans - Clercé, 10 
ans - Axilia, 8 ans . Joseph, 7 
ans - Pierre, 5 ans - Léon, 4 
mois 

GROULX, Joseph, 32 ans, marié d 
G U É N A R D  dit NARBONNE, giise, 24 ans 

Ils sont arrivés de Saint-Faustin en dkembre 
1897 

Les enfants: Hermas, 6 ans - Élise, 4 ans 
Josaphat, 2 ans - Marie-Ange, 
I on 

JOLICOEUR, Edmond, 44 ans, marid d 
B ~ L E C ,  Palmire, 45 ans 

Les enfants:  Philias, 19 ans - Alcide, 14  ans 
Armondine, 12 ans - Albina, 5 
ans - Edouard, 3 ans 

LAROCQUE, Damase, 30 ans, marié à 
DALY, Carline, 24 ans 

Les enfanfs:  Ldoion, 7 ans - Edith, 18 mois 

MARCOTTE, Augustin, 47 ans, marié à 
TURGEON, Sophie, 47 ans 

Les enfants:  Faidora, 16 ans - Oscar, 14ons 
Eva, 12 ans . Raphaël, 10 ans 
Joseph, 8 ans - Urgel, 7 ans 
Emalda, 6 ans - Florida, 3 ans 

LAROCQUE, Toussaint, 71 ans, marié d 
OUELLETTE, Rosalie, 70 ans 

MARCOTTE, Emmanuel, 26 ans, marié Ci 
DEMERS, Suzanne, 26 ans 

LAROCQUE, Napoléon, 28 ans, morié d 
LETANG, Ursule, 22 ans 

Les enfants: Joséphine, 3 ans - Rosalma, 1 
an 

VAL L ~ E ,  Joseph 

Les enfants: Exéar, 14 ans - Thomas, 1 1 ans 

FORGET, Joseph, 40 ans, marié b 
SAU&, Délima, 39 ans 

Les enfants: Joséphine, 19 ans - Alexima, 16 
ons - Josaphat, 14 ans 
Albertine, 13 ans - Arthur, 10 
ans - Paul-Émile, 8 ans 
Dorina, 3 ans - Luciane, 9 mois 

FORGET, Michel, 77 ans 

GA UTHZER, Maurice, marié d 
DEMERS, Marguerite, 30 uns 

Les enfants:  Louro, 9 ans - Marie-Eva, 8 ans 
Joseph-Thomas, 6 ans 
Joseph-Adrien, 5 ans. Joseph- 
Patrice, 3 ans - May,  I an 
Marie-Blanche-Suzanne, 1 
mois 

SABOURIN, zlie, 65 ans, morié a 
MARCOTTE, Mathilda, 42 ans 

Les enfants: Gustave, 24 ans - Ephrem, 21 
ans - Clara, 18 ans 

MONETTE, Hormidas, 40 ans, mari6 Q 
JOLlCOEUR, Éloise, 46 ans 

1 
Les enfants: Hormidas, 19ans - Marie-Rose 

de Lima, 13 ans -Arthur, 6ans 



De la Kiamika au rapide 
Wabassee 

TOUCHETTE, Noé, 58 ans, marié ù V A  LIQUETTE, Herm &n&ilde, 45 ans, 
FORGET, Céiina, 51 ans marié ù 

Les enfants: Josaphat, 28 ans - Eurard, 23 CHARRON, Marguerite, 38 ans 

ans - Léonie, 21 ans Les enfants:  Raphaël, 17 ans - Olivier, 15 
Henriette, 19 ans - Cécilia, 15 ans - Charles, 13 ans - Félécité, 
ans - Bernadette, 13 ans 1 1  ans - Hermdnégilde, 8 ans 
Aibertine, 9 ans Joseph, 7 ans - Virginie, 6 ans 

Henri, 2 ons 

GUERIN, Joseph, 58 ans, marié B 
EVANS, Marguerite, 56 ans NADEAU, Théodore, 40 ans, marié à 

Les enfonts: Samuel, 29 ans - Blanche, 25 MACNAUA, Mary Ann, 41 ans 
ans - Marie-Thérése, 21 ans Les enfants: Thomas, 14 ans - Mary-Ann, 13 
Eughnie, 19 ans Maurice, 1 7 ans - Louise, 10 ans - Georges, 
ans 6 ans - Johnny, 5 ans 

VAUQUETTE, William, 38 ans, marié ci MACANABE, Thomas, 68 ans, marié à 
LEBEAU, Mathilde, 34 ans WAPPENHOSSEKOU~,  Phiioméne, 

Les enfants: Edmond, 8 ans - Aimé, 7 ans 65 ans 

Georgiana, 4 ans - Donat, 2 Les enfants: Isobelie, 31 ans - Jean- 
ans . Anna, 9 mois Baptiste, 28 ans - Marie, 25 ans 

1 Abraham, 24 ans 

VALIQUETTE, Magloire, 85 ans, marié d 
' McGREGOR, Louise LAMOUREUX, François, 54 ans, mari4 à 

BIG RAS, Josephine, 60 ans 

CHARRON, Charles, 29 ans, marié à 
TESSIER, Oldose, 22 ans CAMPEAU, Michel, 55 ans, marié d 

L'enfant: Clémence, 8 mois - LAMOUREUX, Corilda, 33 ans 

TESSlER, Alexandre, 12 ans Les enfants: Corddlia, 10 ans . Marguerite, 
7 ans - Julienne, 5 ans .  Déiima, 
3 ans - Diana, 1 an 

PORTELANCE, Albert, 37 ans, mari4 B 
BEAUDRY, Emma, 28 ans 

Les enfants: Wilfn'd, 10 ans - Émile, 9 ans 
Orner, 8 ans - Aiexina, 5 ans 
Aljred, 4 ans . Maluino, 4 ans 
Gloria, 3 ans 





PAQUETTE, Jean-Baptiste, 22ans, marié à LAMOUREUX, Moise, 28 ons, marié ù 
DUQ UE77EI  Élodie, 20 ans MARIER, Célino, 25 ans 

L'enfant: Roméo, 5 mois Les enfants: Marie-Louise, 5 ans Moïse, 3 
ans - Anna, 1 an 

DAOUST, Hormidas, 39 ans, mari6 à 
LEFEBVRE, Joséphine, 36 ans BOUCHER, Israël, 39 ans, marié ù 

Les enfanfs:  Ouila, 15 ans - DPlia, 14  ans CHARRETIER, Julie, 52 a n s  

Marguerite, 1.2 ans - Angdlina, lis sont arrivés d e  Postdarn, N. Y .  le 15jéurier 
10 ans - Annie, 6 ans 1897 
Chrisfiana, 4 ans - Marie- 
Ange, 1 an Les enfants: Israël, 17 ans - Céianie, 14 ans 

Arthur, 12 ans - Georges, 7 a n s  

COLONS ÉTABLIS SUR LA RIVIERE KIAMIKA 
De Saint-Gérard à Sainf- 
François Régis 

LA CASSE, Pierre, 39 ans, marié d M A ~ L L E ,  Michel, 59 ons 
GRA VEL, Joséphie, 37 a n s  

Les enfants: Willie, 14 ans - Delpitir, Il ans L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  A,phonse, 43 onS. 
Cdiina, 7 ans - CordPb, 5 uns LAUION, 45 
Télesphore, 8 mois 

Les enfants: Hédwildo, 21 ans . Maria, 13 
ans - Rosodolphia, 8 ans  

LACASSE, Alphonse, 56 onç, man6 Ù Léopold, 7 ans - Evrard, 9 mois 
AMYIOS, Sophie, 59 ans 

BOISCLAIR, Louis, 46 ans, marié ù 
LACASSE, Rodrzgue, 22 ans, marié d PA QUE77E,  Olive, 39 ans 
LACHAINE, Emma, 23 ans Les e n f ~ n t s :  Antoinette, 19 ans - Gédkon, 

14 ans - Adéle, 13 ans 

LACHAINE, Noël, 47 ans, marié d 
BAZINET, Zoé, 46 uns LACHAINE, Trefllé, 29 ans, marié d 
Les enfants: Alphonse, 16 a n s  - Hormidas, VAILLANCOURT, Angéline, 28 ans 

15 ans - Arçada, 7ans - Marie- 
Les enfants: Arthur, 8 ans ,  Rodrigue, 4 ans Louise, 3 ans Armanda, 3 ans 



VALIQUETTE, Casimir, 29 ans, marié ù CHARBONNEAU, François, 37 ans, 
BAZINET, Donaldo, 25 ans marié à 

Les enfants: Henri, 8 ans - Joseph, 5 ans 
LAJOIE, Alma, 34 ans 

Exilia, 4 ans - Dorina, 2 ans Les enfants: AJice, I I  ans - Ludger, 7 ans 
Donaida, 1 mois Rerre, 5 ans - Marie-Anne, 6 

mois 

LACHAINE, Joseph, 27 ans, marié d 
LAROCQUE, Marie-Louise, 21 ans CHARBONNEAU, François, 68 ans, 

L'enfant: Euo, 2 ans marié à 
BELISLE, Solorne, 65 uns 

GAUVREAU, Joseph, 60 ans, marié ù 
CONSTA NTINEA U, Delphine, 46 ans CHARBONNEAU, Joseph, 36 ans. mari6 d 

VA LIQUETTE, Maluino, 22 ans 
Les enfants: Georges, 15 ans - François, 14 

ans - Malvina, 12 ans - Améiis, L'enfant: Joseph, 1 an 

9 ans - Délima. 8 ans - Julie, 6 
on5 - Edmond, 2 ans 

LA CASSE, François, 30 ans,  marié d 
DUBOIS, Delphine, 20 uns 

FORTIN, Thomas, 64 ans, marié ù 
CHA MBERLAND, Rosalie, 63 ans 

LACASSE, Alphonse, 32 ans 
Les enfants: Amédée, 24 ans - Claudia, 20 

l lRS 

MARIER, Joseph, 30 ans, marid Q 
CHARRETIER, Alphonsine, 24 ans 

DESCHAMPS, Joseph, 35 ans, marié d 
FORTIN, Marie, 33 ans Les enfants: Maria Lacasse, 3 ans . Henri- 

Roméo, 1 on 
Les enfonts: Louis, 13 ans - Roméo, 12 ans 

Noé, 7 ans - Joseph, 4 ans 
Marie-Louise, 2 ans - Auguste, 
1 an 

CORRIVEAU, Joseph, 55 ans, marié à 
BEAULIEU, Clémentine, 51 ans 

Ils sont arr ivés de Montréal le 4 juillet 1897. 



Dans la mission de 
Saint-François Régis 

PAU&, Fran~o is ,  59  uns, marié 2r GAUTHIER, Francis, 35 ans, marié à 
DUPRAS, Sophie, 58 ans VALIQUETTE, Domithilde, 35 ORS 

Les enfants: Eugéne, 20 ans - Rosanna, 18 Les enfants: Cldmentine' 14 ons - Azildo, 13 
ORS ans - Ovila, 1 1  ans - Maria, 10 

ans - Délima, 8 ans - Rosa, 7 
ans - gvongélina, 3 ans 

P A U Z ~ ,  Joseph, 31 ans, marié d 
CARRIÈRE, Mélina, 29 ans 

TESSIER, François-Xavier, 44 ans, marié di Les enfants: Bernadette, 8 ans - Emma, 6 
, ans - fim&ne, 1 an 

LEGA RÉ, Célina, 43 ans 

Les enfants: Délivia, 19 ans - Clara, 16 ans 
Xavier, 14 ans - Marie-Louise, 

PAUZE, Louis, 29 ans 13 ans - Marie-Anne, 10 ans 

L'enfant: Elisabeth, 7 ans Valentine. 9 ans - Diona, 7 ans 
Delmine, 5 ans - Dieudonné, 3 
ans - Théophile, 1 an 

P A U Z ~ ,  Euclide, 22 ans 
LEVEILLE, Zoé, 25 ans LAROCQUE, Mddard, 32 ans, marié d 
Les enjunts: Rosanna, 2 ans - Diana, 2 mois DESORMEAUX, Marie, 29 ans 

Les enfants: Alexandre, 8 ans - Marie- 

BRUNET, Thomas, 28 ans, marié à 
Louise, 2 ans - Rosa, 1 an 

MACNAMARA, Maggy, 24 ans DESORMEAUX, Joseph, 22 ans 

Les enfants: Johnnie, 4 ans - Edmond, 2 ans 
Mary-Olympe, 1 an DA OUST, Moïse, 71 uns, marié d 

LANG LOIS, Julie, 63 uns 

DESABRAIS, Frédkric, 35 ans, marié ù Ils sont arrivés de Saint-Emile de Chertsey le 
ROGERS, Sophie, 23 ans 8 octobre 1897 

L'enfant: Athanase, 27 ans 

PILON, Napoléon, 34 ans, marié d 
LA BELLE, Marie, 33 ans DAOUST, Maxime, 31 ans, marié à 
Les enfants: Alphonsine, 15 ans - Glorivina, PAUZÉ, clodie, 33 ans 

12 ans - Mélodie, 7 ans Les enfants: WilJrid, 9 ans - Valentine, 7ons 
Adrien, 5 ans - Joseph- Agnès, 2 ans 
Napoléon, 4 ans - Albertine, 2 
ans - Marie-Anne, 10 mois 



POIRIER, Isaïe. 54 ans, marié à 
TESSIER, Ciéophée, 55 ans 

L'enfant: Cyrilk, 27 ans 

TESSIER, Maria, i 2 ans 
TESSIER, Joseph, 11 ans 

LA ROCQUE, Augustin, 26 ans, marié à 
POIRIER, Antoinette, 16 ans 

ROCQUEBRUNE, Louis, 57 ans, marié d 
PA QUETTE, Délima, 53 ans 

Les enfants: Osias, 23 a n s .  Donat, 18 ans 
Antoine, 16 ans - Alcide, 15 ans 
Rosina, 12 ans - Délia, 9 ans 
Martial, 7 ans 

BEAUDRY, Louis, 35 ans, marié à 
ROCQUEBRUNE, Donalda, 25 ans 

Les enfants: Dorino, 3 ans - Délia, 3 ans 
Almonda, I an 

FILIATRAULT, Pierre, 28 ans, marié à 
FORGET, Donaida, 24 avril 
Ils sont arrivés de St-Sauveur le 1 avril 1897 

Les enfants: Exoride, 2 ans - RomSo, I mois 

LATREILLE, Cyrille, 55 ans, rnarik à 
FORGET, Azite, 44 ans 

l e s  enfants: Hwrnidas, 21 ons - Mérilda, 18 
ans - Julie, 13 ans - Bernadette, 
9 ans - Augusle, 7 ans 
Yuonne, 5 ans - Donat, 3 ans 
Emma, 1 an 

HUGUES, Johnny, 39 ans,  mari4 à 
LECUIULLER, Eloïse, 34 ans 

Les enfants: Annie, Il ans  - Thdrésa, 10ons 
Bertha, 8 ans - Georgie, 6 ans 
Willie, 4 am - Dieudonné, 2 ans 

DESROSIERS, Joseph, 46 ans, marié d 
TESSIER, Marie, 37 ans 

L'enfant: Willie, 17 ans 

LACHAINE, Joseph, 55 ans, marié à 
COUSINEAU, Déiima, 53 ans 

Les enfants: Rosina, 28 ans -Joseph, 20 ans 
Maxime, 15 ans  

S A  RRAZIN, Charles, 50 ans, marié d 
PROULX, Morie, 38 ans 

Les enfants: Angélina, 19 ans - Almanda, 13 
ans - Agnés, I l  ans, Dorimène, 
4 ans 

CHARETTE, Napoléon, 43 ans, man6 d 
TURCOTTE, Edmire, 45 ans 

Les  enfants: Marie Turcotte, 16 ans 
Marie-Blanche Turcotte, 8 ans 

LAFRAMBOISE, Joseph, 60 ans 
Cyrille, 28 ans 

TURCOTTE, Auguste, 36 ans, marié d 
GARNEAU,  Marie, 36 ans 

L'enfant: Marie-Anne 

T H ~ R R I E N ,  Adélard, 38 ans, marié d 
GAUTHIER, Aldus, 33 ans 

Les enfants: Ermine, 13 ans - Anna, 11 ans 
Charlemagne, 10 ans - Henri, 8 
ans - Addard, 2 ans 



CA RRIÈRE, Isidore, 38 ans, marié d GARNEAU, Pierre, 62 ans, marié à 
BRUNET, Olympe, 38 ans DESMEULES, Josdphine, 60 ans 

Les enfants: Arthur, 15 ans - Clara, 13 uns 
Patrice, I l  ans 
Hermdnég;/de, 9 ans - Israël, 7 GARNEAU, Thomas, 38 ans, marié 

ans - Thomas, 5 ans - Maggy, 3 '9 47 OnS 

ans - Augustin, 2 mois Les enfants: Philornéne, 17 ans - Angdlina, 
16 ans - Clérilda, 15 ans 
Augustin, 12 ans - Louis, 6 ans 

FILION, Adolphe, 38 ans, marié d 
CHARRETIER, Georgiana, 30 ans 

L'enfant: Thérèse, 8 mois 
BOISCLAIR, Moise 

MEUNIER, Lucie, 78 ans 
PELLETIER, Auguste 

CHARRETIER, Ignace, 53 ans, marié à 
HEBERT, Octavie, 51 ans PROULX 

Les e n f a n t s :  Ferdinand, 28 ans - William, 20 
ans - Maria, 18 ans - Anna, 16 
ans - Rosanna, 14 ans TOURANGEAU, Albert 

GeoJJroy, I I  ans 

&BERT, pmilie, 45 ans MARTIN, Joseph 

GARNEAU, Damase, 27 ans, marié d 
CHARRETIER, Octavie, 22 ans 

L'enfant: Octavie 

En haut de Saint-François Régis 
du LUC-des-Écorces 

PLOUFFE, Joseph, 29 ans, marié à PLOUFFE, Pierre, 54 ans, marié d 
TESSIER, Dalvina, 21 ans BOURGUIGNON, Célina, 48 ans 

lis sont arrivés de Sainte-Agathe en août Ils sont arrivés de Sainte-Agothe en 
1894 décembre 1894 

Les enfants: Émile, 3 ans - Dorina, I an Les enfants: Célina, 26 ans - Armando, 20 
ans - Maluina, 18 ans - Alice, 16 
ans - Bernadette, 14 ans 
Exelina, 12 ans - Rodrigue, 9 
ans - Achille, 6 ans  

- 



LA TREILLE, Dieudonnd, 29 ans LACHAINE, Adéhrd, 26 ans, marié d 

II est arrivé de Sainte-Adèie au printemps LORTIE, Rosine, 24 ans 

1895 Ils sont arriués de Sainte-Agathe au 
printemps 1896 

LATREILLE, Donat, 21 ans 
Les enfants: Maroua, 3 ans - Divina, 1 an 

II est arrivé de Sainte-Adèle au printemps 
1895 P A Q U E n E ,  Edouord, 43 ans, marié à 

GUIDON, Palmire, 38 ans 

MARINIER, Hermas, 24 ans Ils sont arrivés de Bay Mills, Michigan, en 

MA RINIER, WilJrid novembre 1895 

Les enfonts: Philias, 17 ans - Ouila, 13 ans 
11s soni arriv4s de Sainte.Adéle en 1896 

Edouard, 10 ans - Marie-Anne, 
9 ans - Wiilie, 4 ans 

LA TREILLE, Horrnidas 

II est arrivé de Saint4égis en 1894 OUIMET, Dosithée, 35 ans, marié ù 
DESJARDINS, MarkLouise, 26 ans 

ils sont arrivés de Suinte-Agathe en J4vrier 
PLOUFFE, Léon, 49 ans, marié à 1896 
HOTTE, Philornéne, 52 ans 

1 s  sont arriu4s de Sainte-Agathe au 
printemps de 1897 GUINDON, Odile, 49 ans 

Les enbnts:  Lkon, 19 ans - Rodrigue, 18 anç Elle est arrivée de Sainte-hathe, le 6 janvier 

Horrnidas, 15 ans - Albert, 13 1898 
ans - Orner, 12 ans Les enfants: Frddeline, 25 ans - Fréddric, 24 
Télesphore, 9 ans ans - Rosario, 21 ans - Wiljrid, 

Madame Marie-Louise PLOUFFE, veuve 19 ans - Marie-Anne, 16 ans 

de Joseph B~USLE. Horrnidas, 15 ans - Jules, 13 
13 ans - Napoléon, I I  ans 

L'enJcrnt: EIza Armand, 10 ans - Euclide, 5 
ans 

LORTIE, Pierre, 29 ans, marié à 
LACHAINE, Donalda, 29 ans LAUZON, Wilfrid 

11s sont arrivés de Sainte-Agathe en 1895 II est arriu6 de Montrkol au printemps de 

Les enfants: Alélard, 4 ans - Horrnidas, 2 1896. 
ans - Joseph, 1 an 
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"C'est avec joie! 
C'est mon cri de joie que je vous lance! 
C'était mon ambition! 
C'esi ma gloire et ma récompense! 

Curh Génier, 1913 

LE RAPIDE-DE-L'ORIGNAL EN 1901 

Arrivée du curé Gknier jusqu'a la riviére du Likvre à la hauteur du village de 
Kiamika et de la Ferme-Rouge. - 

Le jeune abbé Alphonse GQnier arrive dans sa 
nouvelle paroisse de Notre-Dame de Fourwieres du Sur la rive opposée de la Ferme-Rouge, un petit 

chemin de colonisation serpente le long de la Lièvre 
Rapide-de-l'Orignal, le 4 octobre 1901. et conduit le pr&tre 8 sa oaroisse de Notre-Dame de 

Comme les voyageurs de l'époque, le nouveau Fourvières, à une dizaine de milles en amont, dans 
curk. warti d'Ottawa, fait le voyage vers ça nouvelle le haut de la Liévre. . . 
cure en empruntant la voie ferrée qui le conduit Situé 8 56 milles de Labelle, station de chemin de 
iusqu'au village de Labelle sur la riviére Rouge. fer la plus le Rapide~de-llOrignal encore 

Ensuite, il doit entreprendre la traversée du bien modeste d cette époque. Le village lui-même 
chemin Chapleau en passant par le Nominingue n'est pas bien gros, seize ans aprés qu'une poignée 

Rapide-de-l'orignal au début du siécle 
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Le curé GPnier, 3e curé de  la paroisse 

de colons eut peiné durement pour s'y établir et y 
demeurer. 

A l'arrivée du curé Génier, la paroisse elle-même 
compte environ 700 habitants, et parmi la centaine 

L'Orignal en 1901 
"Actuellement, au Rapide-de-l'Orignal, on 

compte une église, une kcole, quatre 
magasins, une boutique de forgeron, deux 
hôtels, deux boutiques de menuisier, deux 
moulins d scie, un moulin a farine, un 
médecin. Le join s'est vendu de douze à dix- 
huit dollars la tonne, et l'avoine cinquante 
sous. On vient d'y établir une Jromagerie. 

... A partir de cet endroit, trois milles plus 
haut jusqu'au rapide des Chiens existe 
encore une irés bonne route carrossable qui 
nous ouvre la porte des cantons Gravel, 
Pope, etc., où il y a déjd de nombreux colons 
d'établis". 

"La Presse" 03-08-1 901 

de familles, quatre-vin# cinq sont installées 
comme agriculteurs dans les rangs qui longent la 
rivi&re et pénhtrent d6jA l'intérieur des terres. 

Le village ne compte qu'une quinzaine de 
familles et quelques commerces; forgerons, 
voituriers, hbtelierç, marchands-généraux. 

L'bconomie de la paroisse est essentiellement 
tournée vers l'agriculture. Les familles de colon- 
agriculteurs s'4chelonnent sur quelques milleç le 
long de la rivihe, en haut et en bas du rapide de 
l'Orignal. 

Le nouveau curé constate rapidement que les 
services sont assez peu nombreux et que la voirie 
rurale est nettement deficiente. Sa tâche s'annonce 
déjS tr&s lourde. Mais, l'alliance du génie provencal 
et de la tenacité bretonne qui coule dans ses veines 
ne craint pas les défis. 

Âgé de 27 ans A peine, opiniatre et ambitieux, 
Alphonse Génier prend donc la succession du curé 
Desjardins qui vient de quitter la paroisse aprés 
cinq années de travail à l'orignal et dans les 
missions tout autour. Le premier curé de la petite 
paroisse de vingt cinq familles créée en 1894 avait 
dté Charles Proulx, qui avait occupé la cure 
pendant 2 ans. Auparavant, la poignée de colons 
établis au Rapide-de-l'Orignal depuis 1885, était 
desservie par le curé de Notre-Dame du Laus, le 
ldgendaire EugPne Trinquier. 

L'oeuvre du curé Gknier 
"Si Mont-Laurier est cujourd'hui ce qu'il 

est: chef-lieux judiciaire, terminus de voie 
ferrée, centre religieux, dducotionnel et 
économique de premier ordre dans le nord 
du Québec, cela est dû à ce que j'appellerai 
les oeuvres premiéres du troisième curé de 
Mont-Laurier. M. Génier a kté, qu'on me 
permette le mot: un second curé Labelle". 

Maurice Lalonde 

Bien qu'encore trQs jeune, le curé  Génier va 
prendre beaucoup de place dans la vie et le 
développement du Rapide-de-l'Orignal qui 
deviendra Mont-Laurier. II exercera son rBle de 
chef de file non seulement dans les domaines 
éducationnel et religieux mais également dans les 
affaires économiques et civiles. 



Construction de l'église 

Dès son entrée en fonction, le curé GQnier doit 
entreprendre la construction d'une nouvelle église 
qui sera plus adaptée aux besoins de sa paroisse 
qui grandit. 

Toute cette question de l'église paroissiale avait 
d'ailleurs fortement perturbée la vie du village, 
quelques années plus tdt, en 1896, lorsqu'il avait 
kt4 dkcrét0 que la chapelle-presbytére serait 
construite du côté sud de la rivihre. 

Comme dans plusieurs villages de colonisation, 
les colons du Rapide-de-l'orignal s'btaient dtablis 
sur les deux rives du cours d'eau. L'absence de 
pont entraînant certains dBsagr&ments, chaque 
groupe espérait voir l'4glise être construite de son 
côt4 de la riviére. La question avait été difficilement 
tranchée 3 l'&poque du  curé Desjardins par un 
dkcret venu de I'archev&que d'Ottawa, mais le feu 
couvait encore sous le cendre et le nouveau curd 
dOt faire preuve de beaucoup de tact, lorsqu'il fut 
question de construire une véritable église 
paroissiale. 

La chapelle-presbytère de 1896 est rapide- 
ment devenue trop petite et  l'optimiste 
Glnier voit déjd sa paroisse se doubler et même 
tripler en population. Une  nouvelle construction 
apparait donc plus que nkcessaire. 

Conduit habilement, le projet de la nouvelle 
église entraine peu d'animosité. Le pont construit 
en 1897 est d'ailleurs venu amoindrir les 

Curé ambitieux 
'W. le curé mit tau! en oeuvre pour 

améliorer a u  plus t6t la situofion. 11 crut  bon 
d'agrbmenter sans retord les ornes  religieux 
et eut recours au bon vouloir de quelques 
paroissiens pour constituer un choeur de 
chant convenable. M. J.B.  Forget en fut 
nommé directeur. Une cotisation fut  
organisée entre les membres de la chorale 
dans le but d'obtenir un harmonium pour 
soutenir le chant. Les offices religieux prirent 

. bientdf une toute autre allure. Mme J.H. 
Chasles fut la premiére organiste, elle reste 
fidéle d sa tâche jusqu'en 1904': 

Blanche Afix Matte 

oppositions v ~ n a n t  r l p  In rive nnrd. L'ass~mbl6e de 
parc l i s se  paroisse, . . - - . . - -  convoquée r - .  pour discuter du pro 
déroule bien et il est alors résolu d'ériger la nohvelle 
église tout prés de la chapelle-preçbythre déjà 
existante, cette dernière construction étant 
appel& A devenir le presbytére. Le  paroissien 
DositMe Legault céde gratuitement une partie de 
son lot pour y construire l'église. 

L'église paroissiale 
"Aux tous premiers temps, la messe se 

disait sur le côté ouest de la rivière, chez M. 
Alix. Ces précédents outorisoient les colons 
de l'ouest ù réclamer la construction du 
temple chez eux. Ceux de l'est ne  voulaient 
pus entendre parier de voir déménager le 
curé dont le presbytdre-&lise était construit 
prés de l'église-cat hédrale ac! uelle". 

Maurice Lalonde 

A l'automne 1902. le curé Génier organise une 
premi4re corvée "pour couper du beau bois blanc 
qu i  servira A la construction de ~'E~lise". Durant 
l'hiver suivant, le cure lance un deuxiéme appel A 
ses paroissiens "pour organiser le transport des 
billots déjh coupés". Le bois est alors charri4 pour 
Gtre scié au moulin a scie de Dosithée Wgault, prés 
du pont couvert. 

Le curé Génier et la construction 
de l'église 

"De fait, il n'y avait que M. lhbbé Génier 
pour rollier tout le monde à l'idée de 
Monseigneur I'éuêque. Notre nouveau 
pasteur alla dans les JarniIles les plus 
récalcitrantes, s'appliqua à comprendre la 
raison de leur entêtement et leur manifesta 
confiance et sympathie. I I  eut si bien raison 
de tous que l'assembl&e qu'il convoqua fut 
très paisible et tout  le monde sortit d'accord 
sur lu question: on avait compris enfin 
l'autoritd du décret de I'4vêque et la 
convenance de construire l'église du côté où 
la chapelle-presbytére était déjù élevde. 

Blanche AIix Matte 



Avec le dégel printanier d'avril 1903, le curé 
annonce fiérement l'occasion d'une grande corvée 
paroissiale où chaque p&re de famille, accompagné 
de ses fils aînés, se fait un devoir et un honneur de 
participer. Et le curé veille personnellement à la 
bonne marche des travaux. 

La construction s'échelonne jusqu'h la fin de l'&té 
et en septembre 1903, I'6glise est terminée, à la 
grande joie de toute la paroisse. 

Le curé demande alors "que l'on apporte des 
krables et des  plaines pour ornementer 
I'emplacemen t de l'église". 

l'invitation avec plaisir. 

Le venue de l'gvêque du dioc6se demeure 
toujours un événement d'importance pour ces 
familles de  colons établies dans le nord de 
l'Outaouais. Le curé Génier, habile, va s'ingénier h 
donner la meilleure impression possible de sa 
paroisse. Mlle Élise Maisonneuve, ménaghre du 
curé, valui préparer un bon repas: il ala réputation 
dl&tre bonne fourchette. Et le curL Génier exhorte 
ses paroissiens à bien faire les choses. "Soyez 
polis ... Réparez les chemins ... Nettoyer et dricorez 
vos maisons ... Laissez passer les visiteurs devant 

Une ct>llecte est organisée pour acheter cloches 
et statues. Plus tard, apr&s une retraite faite par 
des p&res Franciscains, vers 1907, o n  Qrigera une 
jolie "croix de mission" en avant du presbythre. La 
croix devient u n  rappel quotidien à la 
tempérance. 

Lorsque tout l'aménagement de l'église est 
terminé, le curé Génier lance une inuitation a Mgr 
Duhamel, archevêque d'Ottawa, de qui relgve la 
paroisse de Notre-Dame de Fourviéres, afin qu'il 
vienne ~ rocéde r  h la bénédiction du nouveau -- 

temple, ' ~ ~ r  Duhamel a vu naître et a visité 
régulihrement la petite paroisse; il accepte donc rnterieur de 

Le presbyiére-église de 1896 et l'église d e  1903 



- vous ... et pas de boisson aux hôtels avant la 
bénédiction des cloches!". 

Peinte toute en blanc, la nouvelle église de Notre. 
Dame de FourviQres a fiére allure au milieu de la 
for& laurentienne qui ddploie ses plus belles 
couleurs automnales. 

La cérémonie de bénbdiction se déroule fort 
bien; le cur4 est grandement satisfait et il 
s'empresse d'en remercier ses paroissiens, le 
dimanche suivant. Il leur rappelle aussi, qu'avec une 
grande église, on peut accueillir tout le monde et 
qu'il n'y a 'donc plus d'excuse pour ceux qui 
prbférent "entendre la messe dans le village plutôt 
qu'à I1&glise". JI termine en invitant les paroissiens à 
utiliser les portes latkrales et à "ne pas ouvrir la 
grande porte centrale durant les froids qui 
viennent ". 

En plus de sa cure à Notre-Dame de Fourvihres, 
le curé Génier est aussi appel4 à desservir la 
mission de la Ferme-Neuve iusqu'à l'arrivée d'un 
premier curé résidant, l'abbé Rodrigue Cadieux, en 
dOcembre 1901. Le curé de l'orignal dessert 
également la mission de Saint-François Régis du lac 
des Ecorces lusqu'a I'arrivke de I'abbd Eugéne 
Coursol premier curé résidant en 1906. 

L'église d u  Rapide-de-l'Orignal 



L'ÉTAT DE LA COLONISATION 

Industrialisation vs colonisation 

"Les dernières décennies du XIXe siécle sont 
marquées par un vaste mouvement de colonisation 
agricole vers de  nouvelles régions du Québec dans 
le but de mettre fin à l'important exode de jeunes 
quhbecois sans travail vers les manutactures de la 
Nouvelle-Angleterre. Oeuvre du clerg& québécois, 
cette campagne de  colonisation permet 
l'installation d e  plusieurs familles de colon- 
agriculteurs sur les rives de la riviére du LiPvre, 
dans la région du rapide de l'Orignal. 

Mais, au tournant du siécle, ce mouvement de 
colonisation est fortement remis en question. Pour  
un, l 'économiste Errol Bouchette lance 
"Emparons-nous de l'industrie!" en réponse au cri 
de "Emparons-nous du sol!" lancé quelques 
décennies plus tôt par Ludger Duvernay. On 
répéfe que le terrain gagné par la colonisation dans 
les cantons du nord est autant de terrain perdu 
dans les centres etablis oh "d'autres" fondent et 

IntCrieur des usines Angus 

contrdlent les industries. 

L'industrialisation transforme profondément 
1'4conomie du Québec et l'agglomération de 
Montréal connait alors une période de progres 
sans précedeni; avec ses 500,000 habitants, la ville 
regroupe le quart de la population du Québec. Le 
port montréalais connait un essor remarquable et 
dans l'est de la ville, les dix batiments des 4norrnes 
usines Angus du Canadien-Pacifique offrent de 
nombreux emplois tout comme les industries de la 
chaussure et du vêtement qui progressent 
rapidement. 

Cette industrialisation de la région montréalaise 
vient donc perturber le mouvement de colonisation 
vers les cantons du nord. 

Les centaines de jeunes chômeurs, ruraux ou 
citadins qui, pendant plusieurs années ont ét4 
tentés par la colonisation, peuvent maintenant 
trouver des emplois à Montréal. Les sifflets des 
usines montrkalaises étouffent les cris d'appel de la 
Socidté de Colonisation du dioc&se de Montréal 
qui s'occupe de recruter des colons pour la Rouge 
et la Liévre. 





Visite de Lomer Gouin 

A l'&té 1901, la visite annuelle du ministre de  la 
colonisation est encore plus impressionnante. 
L.cimer Gouin, nouvellement nommé a ce poste, a 
la réputation de ne pas faire les choses A moitiB. 

A la fin de juillet, il organise une importante 
expédition afin de visiter les colons installés sur les 
rives de la rivière Rouge et de la rivière du LÏ&vre. 

Partie de la gare Viger à Montréal, l'expéd~tion 
emprunte le train jusqu'à Labelle. De là, avec 
voitures à cheval, les expéditionnaires visitent 
L'Annonciation, le Nominingue, Kiamika, avant 
d'atteindre la colonie du Rapide-de-l'orignal. 

Plusieurs colons se montrent perplexes devant 
autant de visiteurs. Avec Lomer Gouin, qui dirige 
les ministères de la Colonisation et des Travaux 
publics, on remarque le conseiller législatif Damien 
Rolland qui cumule les prbsidences, de la Société 
de Colonisation de Montrkal, de la Compagnie de 
chemin de fer du Nord et de la Banque 
d'Hochelaga. 

Raymond Préfontaine, maire de Montréal, le 
juge Lanctât, l'avocat J.A. Drouin, amis personnels 
d u  Premier Ministre fédéral Wilfrid Laurier, 
l'avocat-poète Gonzalve Desaulnierç, ami de 
Gouin, sont aussi du voyage. 

On compte également les d4put4s, Charles 
Major qui réprésente la région, Cherrier de 
Laprairie et Talbot de Bellechasse. Il y a aussi 
Olivar Asselin, secrétaire de Gouin, qui a la plume 
bien affilée et n'hesite pas A écrire que le 

gouvernement d'Ottawa devrait taire des efforts 
pour aider les colons du nord plutôt que d'envoyer 
des jeunes Canadiens A la guerre deç Boers en 
Afrique d u  Sud. 

Les agents de la colonisation: Dupont, qui 
oeuvre au lac Saint-Jean et le docteur Brisson, qui 
s'occupe de rapatriement en NouveHe-Angleterre, 
sont du groupe. 

Et pour bien faire connaître son expédition et ses 
dkcisions, Lomer Gouin s'est fait accompagner de 
plusieurs journalistes: Sauvalle de "La Presse", 
Langlois de  "La Patrie", Germain du "Pionnier", 
Emard du "Journal" et Mercier du "Hérald". 

Les visiteurs ne rnanquenr pas de prendre 
conscience de cette dure lutte du colon contre la 
forêt. Dans certains endroits, le pionnier qui ouvre 
son lot et agrandit le pays avec sa famille, méne, en 
pleine forêt, dans une cabane de rondins, une vie 
quasi.primitiue alors que la r4gion montréalaise vit 
dejà à l'heure de I'dlectricit0 et que les premiers 
tramways circulent dans les rues de la métropole. 

Les divers problPmes de la colonisation sont de 
nouveau mis en lumière devant le ministre et ses 
amis qui semblent tr&s peinés de constater 
l'absence d'école pour les nombreux enfants, dans 
le canton Kiamika et a la Ferme-Neuve. Les 
journalistes présents avancent alors l'idée de 
lancer u n e  sousc r ip t ion  publique par 
l'intermédiaire de leurs journaux afin d'amasser les 
fonds nbceçsaires pour la construction d'une école 
à ces deux endroits. A la Ferme-Neuue, i'école 
s'appelera l'école des Journalistes, tout comme le 

' L'expédition de Lomer Gouin au Lac des Iles 
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Le colon ef Ee ministre 
"Avant de quitter cetie place (Rapide-de- 

l'Orignal) les excursionnistes on! eu un 
échantillon de la vraie vie de colon. ils ont 
rencontré là u n  braue pionnier, trainont son 
bois sur un chariot, a roues pleines, taillées 
d'un tronc d'arbre et trainé par deux boeujs. 
Cet attelage rustique rappelant les rois 
primitgs a profondément frappé i'esprit des 
voyageurs, qui on! eu ainsi un dchantillon 
palpable des dficultks et des duretés de la 
vie des premiers occupants du sol. 1-e 
ministre (Gouin) a fait appeler le propriéf aire 
de l l~ t te ioge ,  qui, d'ailleurs, a été 

I 
photographi4 par tous les kodaks présents, 
et a longuement cause avec lui. I l  en o obtenu 
une jouie de d&tails inldressonis et celui-ci lui 
a offen une belle peau de 'iij,#~ux"pour en 1 faire une blague ... ministérielle. L'hon. M. 

I Gouin o remporté précieusement ce 
1 souvenir du nord". 

"La Presse" 03-08-1 901 

visiteurs sont invités A participer a une tombola et 
au tirage d'une courte-pointe afin de venir en aide à 
l'école du village. 

Après avoir constat6 I'ktat de la colonisation et 
avoir sbjournée quelques heures a la ferme d u  
député Major au lac des îles, l'expédition regagne je 
sud de l'Outaouais, en bateau de la compagnie 
Maclaren, par le chemin de la Lièvre. Et de la, le 
train ramPne tout le monde A Montrkal. Le voyage 
a dur4 huit jours et les expéditionnaires, un peu 
fatigués, sont revenus enchantds de leur pkriple. 

Le ministre de la colonisation a pris 
connaissance de plusieurs problèmes auxquels les 
colons sont confrontbs e't on espi?i.e qu'il saura y 
apporter des solutions. 

Commission d'enquete sur la 
colonisation 

L'expédition de Lomer Gouin A travers les 
colonies de la Rouge, de la Kiamika et de la Lièvre 
semble avoir port4 fruit: quelques mois plus tard, 
en 1902, le gouvernement Parent, A la demande du 

lac situé A I'arridre de la Ferme-Neuve. Le lac Gouin, annonce la mise sur pied d'une 
Pionnier, situé 3 mi-chemin entre le Rapide-de- Commission d'enquête qui est chargée de faire 
I'Ori9nal et la Ferme-Neuve, sera également l'inventaire des divers pro b l h e s  et d'apporter des 
baptisd, A cette occasion. solutions pour relancer le mouvement de la 

D~~~ le de ~ ~ ~ i d ~ . d ~ . l ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l ,  les colonisation qui tourne au ralenti depuis quelques 
années. 

Excursion dans le nord 
"L'Hon. M. Gouin, les agents de 

colonisafion, les députes et les amis de la 
belle oeuvre de colonisation du Nord de 
Montréal ont terminé leur tournde 
d'inspection.. . L'impression générale des 
visiteurs est que le nord de Montrt?al, en 
particulier les rdgions de Io Kiamika et de la 
Liévre, offrent aux colons les plus grands 
avantages. Ceux qui  ne connaissaient pas 
nos rdgionç ont kré tout simplement 
émerveillés de leur beauté, de leurs 
immenses étendues, de leurs richesses 
forestiéres. 

i La récolte sera magniFque cette année". 
! "La Presse" 3047-1901 

La commission nomrnke débute une vaste 
enqugte à travers le Québec, principalement dans 
les régions de colonisation, et, en octobre 1902, elle 
tient séance A I'HBtel Central du Rapide-de- 

L'hBtel Central oh siégea la commission 
d'enquête sur la colonisation 

l'Orignal afin d'entendre les doléances et les griefs 
des colons établis sur la rivi6re du Lièvre. 



Marchands de bois et colons 
"Le conflit enf re !e marchand de bois et le 

colon e n f  rave la colonisation ... ces 
compagnies sont souvent dlrangères, et 
d'autant plus portées à I'indiljérence à 
i'égard de nos colons ... elles influencent la 
législation el I'administraton; elles retordent 
les progrès de la colonisation ... séparez le 
colon et le marchand de bois; si~pprimez ce 
double droit, ces proprid!di; sirnultannées, 
source d'inimitié. Réservez certains car.itons 
Jertiles ci  la colonisation, sans que les 
marchands de bois y aient accés ..." 

Henri Bourassa, 1904 

La principale doléance entendue durant 
l1enqu8te est la difficulté de coexistence des colons- 
agiiculteurs et des marchands de bois sur un même 
espace géographique. Les deux intérêts ne 
convergent pas; les exploitants forestiers sont 
tournbs vers le commerce alors que les colons 
défricheurs pensent à l'agriculture. Le marchand 
de bois veut garder le bois pour lui et i l  n'a pas 

Henri Bourassa 

intkrêt à voir s'étendre la zone agricole même si ces 
colons constituent pour lui une intéressante main- 
d'oeuvre A bon march6 pour ses chantiers 
forestiers, en hiver. 

De son côté, le député fSdéral de Labelle, Henri 
Bourassa déplore vivement l'absence totale de 
dépense du gouvernement fedéral pour la 
colonisation alors qu'il dépense tant pour faire 
venir une immigration britannique pour peupler 
l'ouest canadien ei assimiler les canadiens français. 

Soldats ou colons.,.? 
"Nous devons garder nos enfants et avant 

de dépenser des millions pour faire des 
soldats, il Jaut faire des colons.. . il y a trop de 
moutons a u  parlement et pas assez dans nos 
montagnes.. . " 

Henri Bourassa 

Bourassa et la colonisation 
"SI /'on me demandait quel est le premier 

devoir du gouuernement de Qugbec, je 
répondrais: C'est de coloniser. Si Von me 
demandait quel est le deuxiPme devoir du 
gouvernement du Québec, je répondrais 
encore: C'est de coloniser. Et. si /'on me 
demandait que! est le troisi4rne devoir du 
gouvernement de Québec, je répondrais 
toujours: C'est de coloniser". 

Henri Bourassa, 1903 

L'opinion la plus structurée est celle de Gaston 
de Montigny qui soutient que la colonisation 
pourrait assurer l'avenir du Québec à la condition 
de la pratiquer sur une grande Bchelle, en 
apportant plus de s6curité aux colons. 11 suggére la 
mise sur pied d'organisations d'entraide 
coopérative pour le défrichement, l'achat d'outils, 
de denrées, la vente des produits du sol et pour les 
constructions. En plus de souhaiter une meilleure 
voirie rurale, il sugglre de donner une meilleure 
instruction technique aux nouveaux cotons. 

Au Rapide-de-l'Orignal, le témoignage qui retient 
particuliQrement I'at tention de la Commission 
d'enquête est celui de Solime Alix, premier colon à 



Lièvre. Pour lui comme pour tous les colons de la 
région, ce chemin de fer qui les relierait à la région 
montréalaise, serait la solution Ci bien des 
problèmes. Les colons pourraient ainsi trouver 

t d'int4ressants débouchés pour leur production et il  
ne serait plus question de vouloir partir après 
quelques anntses de  défrichements difficiles. 

Solime Alix 

s'établir A l'orignal, dix-sept ans plus t8t. Ce 
dernier souligne l'absence d'un bon reseau routier 
rural qui permettrait un meilleur développement de 
l'agriculture. Il rappetle les difficultés caus4es par la 
lenteur de la poste e n  disant: "pour recevoir une 
rkponse a une lettre ici, ça prend pius de temps que 
pour aller en Angleterre; ça prend quinze jours". 

Alix insiste particuliérement sur l'importance de 
prolonger une voie ferrée jusqu'à la rivière du 

Espoir suscité par Gouin 
"J'ai sauvent eu l'idée de traverser les 

lignes même il y a deux ans, je suis venu bien 
prBs de traverser avec toute ma lamille; 
jVtais pr&t à lbcher tout, d perdre le jruit 
d'une quinzaine d'années de travail. C'est 
l'espoir d'un chemin dejer, c'est la visite d'un 
ministre (Lorner Gouin) qui nous O 

encouragés un peu. Je ne suis pas plus qu'un 
autre, mois je me suis dévoué pour la 
colonisation.. . ". 

Solime Alix, 1902 

Besoin de bons chemins 
". . . moi-même j'auais des animaux, dans le 

mois de juin ils étaient bons. Je pouvais les 
uendre 30 piastres piéce, si j'ouois eu des 
cornmunicalions ... ici, on ne peut pas vendre 
ses animaux parce qu'il n'y o pas de 
communications. On est obligé d'attendre 6 
I'autamne pour les uendre pour les 
chantiers ... avec des communications, un 
habitant peul vivre partout. Nos chemins ne 
sont pas assez bons. C'est impossible 
d'établir des jromageries ici. On a des 
chemins où on ne peut pas passer. II  y O des 
places où il jaudrait que la "canisfre" soit 
soudée au fond de la voiture pour ne pas 
verser. On ne peut pas dleuer d'animaux; 
comment rendre le beurre avec un chemin 
comme le chemin Chapieau? Unejois rendu, 
il serait en petit lait de beurre.. ." 

Soiime Aiix, 1902 

La position prise par Solime Alix rappelle 
sensiblement les dires du curé Labelle qui croyait 
profondément à la necessitb de cette voie ferrée; 
non seulement pour mieux établir la colonisation 
mais aussi pour permettre le développement de 
petites industries liées Al'agriculture et à la forêt qui 
pourraient a h e n t e r  le marchB montréalais. La 
voie ferrée serait une sorte de "tuyau d'oxygène" 
pour la colonisation du nord. 

Travail du curé Génier 

De son côtk, le nouveau curé du Rapide-de- 
l'orignal a tôt fait d'évaluer les divers problémes 
économiques de sa jeune paroisse et il souscrit 



entiPrement avec touç ceux qui désirent voir un 
prolongement du chemin de fer jusqu'h la Lièvre. 

Par ailleurs, le curé Génier manifeste une vive 
inquiétude devant le projet gouvernemental de 
construire un nouveau chemin de colonisation qui 
relierait la région de Nominingue A celle de Ferme- 
Neuve. A prime abord, un nouueau chemin qui 
aiderait la colonisation ne peut que réjouir touç les 
esprits soucieux de la relance de la colonisation. 
N'est-ce pas Id ce que les colons., et leurs curés, 
reclament par moults pdtitions et requêtes? 

Mais, aux yeux du cure de l'Orignal, le projet du 
chemin "Gouin" a le défaut inacceptable d'éviter sa 
paroisse du Rapide. Lui, qui rêve devoir son village 
d'adoption devenir le centre économique de la 

région, il ne peut facilement concevoir un tracé de 
chemin qui ira du  Nominingue jusqu'à la Ferrne- 
Neuve en passant par le lac Saguay, le nord du lac 
David et la chute Victoria, en évitant le Rapide-de- 
l'Orignal. 

Le curé Genier est loin d'$ire d'accord avec le 
tracé proposé et il le fait savoir, en vain, car la 
volonté gouvernementale l'emporte sur ses 
arguments et le chemin Gouin sera cornplét4 et 
ouvert en 1905. 

Les années subs&quentes donneront toutefois 
raison au curé de Notre-Dame de Fourvi4res 
puisque le dit chemin ne jouera jamais un grand 
r8le dans le développement économique de la 
rhgion. 



Malgré ce désaccord avec le ministre de la 
colonisation. Génier ne manque pas de lui écrire 
réguliérement pour lui présenter les requstes et 
pbtitions qu'il ne cesse de faire signer A ses 
paroissiens, specialemenl pour reclamer une 
meilleure voirie pour les rangs autour du village. 

Le curé est ambitieux et fait tout en son pouvoir 
pour développer sa paroisse; il a réalisé que le 
village était né d'une vocation agricole et que son 
affirmation et sa réussite comme centre rkgional 
sont impossibles sans le développement et la 
consolidation de cette vocation agricole. II use 
donc de toutes les armes: pbtitions, requêtes, 
voyages et appuis politiques. Il ne nkglige rien, il est 
tenace, ambi~ieux et habile. 

Et si les colons sont là pour rappeler au député 
Major que le gouvernement Parent a été élu, en 
1900, avec l'engagement d'améliorer la politique de 
voirie rurale, le curB Génier, de son cdté, invite les 
colons A dkfricher la terre de manikre rationnelle 
afin d'éviter les critiques et pour avoir plus de poids 
lorsqu'ils demandenr au gouvernement que les 
marchands de bois leur laissent le bois d'oeuvre. 

Le curk Génier a rapidement compris les 
problèmes de sa petite colonie. 11 fait signer des 
pbtitionç afin que les concessions soient plus faciles 
et moins précaires pour les colons. Il demande de 
concéder des lots dans les cantons ouverts et 
propres B la colonisation tout en exigeant 
l'abolition du double droit de coupe sur le bois fait 
par les colons. Il demande aussi des subventions 
plus généreuses pour les chemins de roulage. II 
souligne que l'industrie laitj&re et I'élevage auraient 
besoin d'aide plus précise. Et pourquoi pas des 
écoles pour les colons? On parle aussi d'un retour A 
l'ancienne loi pour le brlilage des abattis et d'une 
meilleure organisation pour le contr8le des feux. 
Dé$ certains parlent de  reboisement et de coupe 
de bois réglementée. On voudrait aussi que le 
gouvernement reprenne les trop nombreux lacs 
cBdés A bail à des clubs privés et  offre une plus gan- 
de liberté d'accès la plupart de ces  lacs pour les 
colons et les touristes. Certains demandent une 
meilleure protection du gibier; l'interdiction des 
pêches a la dynamite, des chasses avec chiens, des 
digues sans passe migratoire. 

Les idées du curé sont nombreuses et il y ajoute 
les demandes des colons: extension imm4diate de 
la voie ferrée du C.P. jusqu'à la Liévre et jusqu'au 

Témiscamingue, krection de la région Labelle en un 
comté spécial de colonisation, comme au lac Saint- 
Jean, établissement d'une Cour Supérieure au 
Rapide-de-l'Orignal et nomination d'un juge qu i  
prendrait résidence au Rapide-de-l'orignal qui 
deviendrait un chef-lieu dans le nord. 

Progrès au Rapide-de-l'orignal 

Malgré u n  net ralentissement de la colonisation 
agricole A travers le Qukbec, la région du Rapide- 
de-l'Orignal continue sa croissance. La tenaciti 
des colons et l'habilité du cure Génier y sont pour 
beaucoup. 

Choix d'un lot 
"Celui qui veut s'établir sur une !erre 

boisée doit auoir quelque argent pour 
pouvoir vivre pendant au moins un an. Les 
travaux de chaniiers et de la construction 
des routes publiques ne peuvent foire vivre 
un colon: c'est une aide, voild tout! 

On peut dire d'une maniéregénérale qu'un 
colon sobre et laborieux peut être sdr de 
rdussir avec un capital de deux d trois cents 
piastres ". 

Le Guide du Colon 

Qualité des cantons 
C a n t o n  Ro b e r f s o n :  Terre grasse ,  
sablonneuse, propre d la culf~ire. Terrain 
ondulé. Le gibier abonde. Le chemin Gouin 
traverse ce canton de l'est à l'ouest. Lots non 
vendus: 408. 
Canton Pope: Terrain uni, composé d'une 
marne trPs riche. Montagneux b certains 
endroits. Lots non vendus dans ce canton: 
89. 
Cam ton Campbell: Bois mêUs: le merisier, 
l'épinette, le cédre, /a pruche y dominent. 
Lacs poissonneux. On trouve ddjd deux 
établissements: Mont-Laurier et Saint- 
François du ~ac-des-tcorces.  Lots non 
vendus dans ce canton: 182. 

Le Guide du Colon 



Les paroissiens du Rapide-de-l'orignal devant leur église 

En 1903, la paroisse de Notre-Dame de 
Fourvibres compte 736 habitants; deux ans plus 
tard, la population dépasse le millier; en 1911, on 
dénombre 1,750 personnes et 2,330 en 1912. La 
population ruraie demeure majoritaire jusqu'en 
1917 alors que le recensement paroissial donne 
1.673 personnes dans le village et 1,542 autres 
Ctablies dans les rangs. 

Tout comme les premiers colons arrivés A la fin 
du XIXe siMe,  les nouveaux colons de l'Orignal 
arrivent majoritairement des vieilles paroisses de la 
région montréalaise. On compte également des 

colons qui, déçus de la qualité du sol arable dans les 
basses Laurentides, préfhrent se réinstaller sur la 
Liévre où la terre est nettement supbrieure. 

Le processus d'installation n'a gu&re chan@ 
depuis les débuts de la colonisation. Le nouveau 
colon désireux de venir s'installer consulte d'abord 
les publications du ministére de fa colonisation qui 
font connaître la liste des terres à vendre dans les 
cantons de colonisation. Par la suite I'int4ress6 
monte jusqu'au Nominingue oii l'agent des terres, 
Christin, au, Pagé, peut le conseiller. L'agent établi 
A Nominingue est responsable de route la division 



de colonisation du nord qui comprend seize On en voit aussi qui s'affairent à la jabricaiion de 
cantons dont les cantons Pope, Robertson et paniers avec les hards rouges ou à la fabrication de 
Campbell, où se développe la colonie du Rapide- pelles à neige en bois blanc que l'on vend dans le 
de-l'Orignal. village. 

Les premiers mois d'installation sont souvent les C'est A ce prix qu'on peut espérer réussir. La 
plus p4nibles et il faut autant de courage que naissance et la survivance de la colonie du Rapide- 
d'ingéniosité pour réussir et demeurer. de-l'orignal sont faites de cette ténacité et de ce 

Achat d'un lof 
"... I'acquéreur devra, dans les 18 mois de 

la date de la vente, bdiir une moison 
habitable d'au moins 16 pieds sur 20, 
l'occuper et y résider continuellement de ce 
moment jusqu'd l'émission des lettres 
paien tes. 

Dons le cours des 5 ans. il devra déjricher 
et mettre en bonne culture une étendue kgale 
a ou moins 15% de la superficie du terrain 
vendu, en un seul bloc, mais il jaudra que 
chaque année il défriche au moins trois 
acres, et il ne  pourra ddjricher plus de 5 acres 
par année ... aprds cinq années, il deua 
posséder sur le dit lof une grange d'au moins 
20 pieds sur 25 et une étable d'au moins 15 
sur 20 ... Trois acres au moins de  la partie en 
culture devront &tre labourables". 

Le Guide du Colon; 

La famille colonisatrice doit utiliser toutes les 
ressources: nourriture, v@tements, mobilier, outils, 
sont largement fabriqués 8 la maison. Tous, 
parents et enfants. doivent mettre l'épaule Ala roue 
pour ne pas se décourager et repartir. 

Avoir avoir termin4 la construction d'une 
grange, d'un caveau 3 lbgumes ou d'une glaciére A 
brin de scie, la famille, 4puisée par le defrichement 
quotidien, doit encore se mettre A la fabrication de 
bardeaux de cédre que l'on peut troquer au 
magasin-générai du village contre diverses 
marchandises indispensables. 

Et pour arriver a joindre les deux bouts, 
certaines familles rkcupérent les cendres brûlbes 
pour ensuite les taire bouillir et aprés un traitement 
sommaire, la cendre se transformant en potasse, 
on descend jusqu'li Saint-Jérbme pour vendre le 
tout. 

Accroissement de la colonisation 
"On a des gens d'établis jusqu'd la 

sept iéme concession dans Campbell, il n 'y a 
pas un lot Q prendre, tous les lots son! pris 
jusqu'au septième lot en arriére". 

Solime Alix, 1902 

courage. 

Durant !es premiéres années de colonisation, les 
arrivants s'étaient etablis sur les deux rives de la 
Lièvre, en haut et en  bas du rapide. Avec le XXe 
siècle cependant, les terres riveraines se font de 
plus en plus rares et de nouveaux rangs se 
développent tout autour du village, A I'int6rieur des 
terres. 

Certains défrichent maintenant en direction du 
lac Lanthier et du lac des Iles, dans la montée 
Dumouchel. D'autres ouvrent un rang vers le lac 
Nadeau au nord du  village, et plusieurs prennent la 
direction du lac Malpic jusqu'au canton Wurtele. 

- 

Qualité du soi 
"Le sol darzs le voisinage de Mont-Laurier 

est d'une jdcondité qui  n e  laisse rien à 
dksirer. Ferme-Neuve qui est sur le point 
colonisé le plus au nord, et cependant tout 
près de Mont-Laurier, est d'une fertilité 
prodigieuse. 

Le champ de colonisation vers le nord est  à 
peu prés illimité et offre de prkcieux 
avantages, surtout en ce qui concerne la 
jertilité du sol et la salubrifé du climat". 

"LQ Presse" 1913 
- 



Les colons &ablis sur le chemin Devlin, prPç dulac 
Brochet, donneront naissance à la paroisse de 
Saint.Jean sur le Lac en 1919. El le groupe installé 
le long du ruisseau Villemaire, depuis le lac des 
Ecorces, fondera la paroisse de Brunet en 1921. 

Les membres d'une même famille ayant 
tendance A se regrouper dans un m&me rang, on 
parle bientôt du rang des Lajeunesse, du rang des 
Marcotte. 

La chapelle de Brunet 



LE CHEMIN DE FER 

Le vieux rêve du curé Labelle à venir. Le curé était très opinatre lorsqu'il était 
question de son chemin de fer et, les politiciens, de 
toutes les tendances politiques, tant a Ottawa qu'à 

"Pendant ses années de croisade en faveur de la Québec, tenaient à son amitié. 
colonisation des "Pays d'en haut", le cure Labelle a 
toujours été convaincu de l'importance de 
construire un chemin de  fer qui relierait les cantons 
de colonisation du nord A la région montréa.laise. 
Le "Roi du Nord" envisage mème une voie ferrée 
qui atteindrait le Témiscamingue avant de se 
prolonger jusqu'au Manitoba. 

Son r b e  est en partie réalisé de son vivant. En 
1876, la compagnie des Chemins de Colonisation 
du Nord de Montréal, premiére responsable de la 
construction de ce chemin de fer, améne les rails 
jusqu'au pied des Laurentides, A Saint-Jkrdme, la 
paroisse du curé colonisateur. 

Huit ans plus tard, la voie ferrbe est rendue au 
village de Sainte- Agathe des Monts sur les bords du 
Lac des Sables. Et finalement, en 1893, deux ans 
après la mort du légendaire curé, les rails arrivent 
jusqu'à la Chute-aux-Iroquois, sur la rivière Rouge. 

AprPs son décès, les projets de prolongement de 
la voie ferrke commencent à traîner en longueur. 

En 2901, au moment où  le curb Alphonse GOnier 
prend charge de la paroisse de Notre-Dame de 
FourviLres, les rails s'arrdtent encore à la Chute- 
aux-Iroquois, rebaptisbe Labelle, et rien n'indique 
que la situation va changer malgré l'engagement de 
Lomer Gouin, ministre de la colonisation, qui a 
par14 d'un prolongement jusqu'8 la riviére du 
Liévre, lors de sa visite de l'été 1902. 

Le chemin de fer est un important facteur de 
progrés et de développement car il brise l'isolement 
du colon, réduit les distances et facilite les 
échanges commerciaux. 

Le curb du Rapide-de-l'Orignal est bien 
conscient du dynamisme économique que la voie 
ferrée aménerait dans sa paroisse et il y voit un 

Promesse d'un chemin de fer 
"L'Orignal est l'étape du chemin deJer qui 

devra suivre le Nominingue, et il n'y a aucun 
doute, d'ailleurs le ministre (Lomer Gouin) l'a 
promis, qu'une fois le premier but atteint, 
c'est vers ce point que tendra ses ejjorfs, et 
alors la pénétration dans le Nord sera 
compléte, et tout ce beau pays pourra 
atteindre le déueloppement auquel il a droit 
d e  prdtendre". 

"La Presse" 03-08-1901 

Mais, apr& la mort prématurke du curé Labelle, autre défi 2i relever. Si les basses Laurentides ont 
le prolongement du chemin de fer tarde maintenant profité et profitent grandement de la construction 

des rails, la région de la Likvre peut en espkrer tout 
autant. La colonisation agricole des cantons du 
nord est née le long des riviéres, mais, de plus en 
plus, elle suivra maintenant le chemin de ter. 

A peine arrivb dans sa nouvelle paroisse du 
Rapide-de.lYOrignal, le curé Génier organisait une 
premiére requste sign4e par les colons et envoyée 
aux gouvernement de Qukbec et d'Ottawa afin 
d'exposer la nécessité de faire un prolongement 
des rails le plus tôt possible. Salongue traverseeen 
voiture d cheval, depuis LabeHe jusqu'au canton 
Kiamika, par le chemin Chapleau, quelques 
semaines plus tdt, l'a rapidement convaincu de 
l'urgente nécessité d'entreprendre une bataille 
pour taire monter le chemin de fer jusqu'8 la rivihre 





Le village de Nominingue en 1904 

réponse positive, le curé de l'Orignal s'inquiéte de 
plus en plus car les gens du Nominingue sont à 
s'organiser pour que leur village devienne 
effectivement le centre économique du nord. 

L e s  Chanoines Réguliers de I'lmmaculé 
Conception, qui desservent la région de la Rouge, 
mettent sur pied avec les notables, une 
Coopdrative qui s e  ueut initiatrice de 
développemen2 de toute la colonisation, depuis 
Saint-Faustin jusqu'A la F erme-Neuve. Et  pour bien 
dbmarrer et bien s'affirmer la nouvelle Coopérative 
des Colons du Nord lance un journal bi- 
hebdomadaire, "Le Pionnier" bientdt rebaptisb 
"L'Ami du ColonJ' qui entend favoriser la relance 
de la Colonisation et la création d'un centre 
6conomique pour le nord, h Nominingue. 

Le journaliste Amédée Denault, ultramontain 
du "Pionnier" de Montréal, devient l'animateur de 
la coopérative et du journal. Ag& de 36 ans, il a la 
réputation d'4tre actif et tenace dans ses opinions. 
Disciple de Jules Tardivel, il parle de crédit agricole 
et de mouvements mutualistes et il rêve de réaliser 



Amkdée Denault 

Progr& c i  Nominingue 
"Des progrès s'enregistrent cependant au 

Nominingue. Les colons y fondent une 
"Coopératiue des Colons du Nord"géréepar , 

Amédée Denault, l'ancien directeur du . 
Pionnier, venu dans la région pour roiçons de  
santé. Denault publie une petite Jeuille "L'ami 
du Colon" et le Nominingue rêve d'un siPge 
épiscopal. Pour la Saint-Jean Baptiste de 
1906, on invite Mgr Sbaretti, délégué 
opmtolique et Lomer Gouin premier ministre 
à célébrer Io )&te nationale d Nominingue. 
Les invités acceptent.. ." 

Robert Rumilly 

Bureau voiein de l'bote1 Berthi 
( t . ~ q - - j . n . o . l  

I 

E J Leblanc 
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à intervenir auprés de Laurier et de Saughnessy. il 
considére que le gouvernement du Québec a fait sa 
large part pour la colonisation et le Canadien- 
Pacifique doit maintenant passer des paroles aux 
actes. 

Génier sent que la victoire est proche. efficacité 

Arpenteurs d i'oeuvre 
"Tout un parti d'assistants-ingénieurs, 

topographes, manoeuvres, etc.,  nous 
arrivait l'autre lundi, uenoni entreprendre le 
tracé déjiinild de i'extension d e  Pacifique- 
Canadien de Norniningue au Rapide-de- 
/'Orignal ... Ces  messieurs se sont mis au 
travail sans retord, des que leur char de 
ravitaillement fut arriué. Ils comptent 
achever leur besogne en six OU sept 
semaines. Leur impression est que la 
construction de ce tronçon si dksird 
commencera de bonne heure ce printemps". 

"Lbmi du Colon" Nominingue 
22 février 1907 

Construction du chemin de jer 
"Une activité presque Jébrile régne ici 

présentement dans le commerce spécial du 
Join et de l'avoine. Il s'agit de ravitailler de ces 
produits tous les chanriers en voie 
d'établissement pour In consiruction du 
chemin de jer ... Nos actf i  CO-sociétaires, 
M M .  Chasles et Trudeau sont les principaux 
facteurs de ce nouveau négoce, où nos colons 
trouvent un bon marché pour I'écoulemen! 
de ces deux produits de leurs fermes. M M .  
Trudeau et Chasles fontjaire la livraison tout 
le long de la ligne projetée jusqu'a 15 milles d 
i'est d e  la Kiamiko, en gagnant Nominingue, 
et les voitures reviennent chargdes de 
mat kriel nécessaire 6 la Cie, matériel qu'elles 
vont prendre au dépdt g4néral de la Cie, sur 
la jerme Poirier ... sur Io SawgoyJJ. 

"L'ami du Colon/Le Pionnier" 
mars 1907 

Construction du chemin de fer vers le Rapide-de-l'orignal 
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par les stations de Loranger, Campeau, Hébert au 
lac Saguay, Routhier à Val-Barrette. Au Rapide-de- 
l'Orignal, la gare est baptisée Duhamel pour 
commémorer la mémoire de Mgr Duhamel 
d'Ottawa qui vient de mourir aprks avoir étb, 
pendant plusieurs années, l'une des figures 
religieuses les plus marquantes dans le nord de 
l'Outaouais. 

Depuis le lac des Ecorces, la uoie ferrée longe le 
ruisseau Villemaire et vient s'arreler à quelques pas 
de  la rivikre la Liévre, dans l'attente de continuer 
vers la Ferme-Neuve et le nord-ouest du Québec. 

Aprés une visite de quelques officiers supérieurs 
du C.P. en wagon privb, il  est décidé q u e  
l'inauguration officielle se fera de bonne heure en 
septembre 1909. 

Le mercredi 15 septembre 1909, le service 
ferrwiaire débute vers le Rapide-de-l'Orignal. 
L'entrée en gare est saluée par de chaleureuses 

Progrès avec le chemin de fer 
"L'arrivée du premier train du Canadien- 

Pacijique en 1909 marque une époque dans 
les annales de Mont-Laurier. Depuis, c'est-à- 
dire en moins de 5 ans, la population est 
passée à 2,800 dmes, les industries ont 
commencé à reconnoi'tre les avantages que 
leur ojjrait le Rapide-de-l'orignal, et de 
portout, on comprend l'avenir quiest réservé 
ci cette région. 11 ne manque rien B Moni-  
Laurier pour que le succès lui sourie: i l  a d e  
rnagniliques pouvoirs d'eau, un sol très 
Jertile, se prêtant d merveille à l'élevage, ily a 
aussi des industries prospêres, dont la "Eagle 
Lumber", la scierie '%lent-Laurier", la 
briqueterie "Rapide-de-l'OrignalJ', la fonderie 
"Mont-Laurier''. 

BieniGt aussi, Mont-Laurier deviendra le 
centre de disiribution entre le nord et 
l'ouest, lorsqu *il sera relié d ces 2 régions par 
le "Northern Railwoy" un embranchement 
du chemin de fer de la Baie James et lorsque 
le Canadien-Pacijiique aura continué sa vote 
jusqu'aux points de I'extrgme nord': 

'Ta Presse", octobre 1913 
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Le train en gare de Rapide-de-l'Orignal (Duhamel) 

* = - K . ,  -*'=ml 

Le train au départ du Rapide-de-l'Orignal 



acclamations. Le cure Genier a tenu à être à bord A chaque départ ou arrivde du train. 
lorsque le conducteur avait lancé "Al1 aboard for La de la voie ferree deviendra 
Duhamel". Dans le viUage du Rapide.de-l'Orignal, 
plusieurs ont pavoisé leur demeure et tout le 

rapidement, comme prévu, un important facteur 

monde est rendu à la gare. 
de progrés pour la Lièvre. Le chemin de fer 
demeurera longtemps un atout Qconomique 

Le jeune chef de gare, Hermas Lamarche, 20 ans majeur pour le Rapidede-l'Orignal et pour Mont- 
& peine, arrive de Trois-Rivihre et il est tout sourire Laurier. 
devant la curiosité de la foule qui se presse a la gare 

w 
'"Y "+ 

'Yi 

La gare de Mont-Laurier 



UN NOUVEAU DISTRICT JUDICIAIRE 

Chef lieu judiciaire 

La question du chemin de fer a fait naître une 
vive riualité entres les villages de Nominingue et de 
Rapide-de-l'orignal. La rumeur de la création 
prochaine d'cil nouveau district judiciaire dans  les 
cantons du nord v i ~ n t  aviver cette lutte. 

Dans les deux villages, les espoirs sont grands 
car la crkation d'un district judiciaire améne la 
construction d'un Palais de Justice et la 
désignation d'un village A titre de chef-lieu judiciaire 
de district entraîne aussi un certain développement 
pour l'endroit choisi. 

Guidés par les Chanoines Rbguliers et le 
journaliste Denault, les gens du Nominingue 
semblent avuir pris une longueur d'avance alors 
qu'ils ont reussi un coup de maître en invitant le apostolique au Canada A venir célébrer la Saint- 
Premier Ministre Lomer Gouin et le délégué Jean-Baptiste dans le village qui lance s a  

Les f&tes du Nominingue 
"Les grandes Jêtes organisées ici à 

I'occosion de la cklébration de la Saint-Jean- 
B a p t i s t e ,  d e  I'inauguration d e  lu 
"Coopérative des Colons du Nord" et de la 
célébration du 25ième anniversaire de io 
jondation de la prosp&re colonie du 
Nominingue par Jeu Mgr Labelle, se sont 
terminées hier soir ... La visite des Cantons 
environnant le Nominingue, jusqu'd la 
Ferme-Neuve, sur les lacs, a jort intéressé les 
nombreux excursionnistes.. ." 

"La Presse" 22-06-1 906 

Le village de  Nominingue 



-Y% -m - Coopérative des Colons du Nord en juin 1906. Les 
-4% *- ? 

invités sont chaleureusement accueillis et on ne 
w 

manque pas de leur parler de ce futur district 

1 1 judiciaire et même d'un nouveau dioceso qui / pourraient desservir tous les cantons du nord qui 

r . 1 se sont développb depuis la lin de XiXe siécle. 
I La demande des gens de Nominingue porte ses 

fruits puisque du 10 au 14 janvier 1907, le juge 
Rochon de la Cour Supérieure du district d'Ottawa 
vient prPsider la lère session d'unecour de circuit 21 
Nominingue. Le juge est alors cordialement 
accueilli par le maire Lalande, le secrétaire 
trbsorier le notaire Leblanc, et l'agent des terres. 
Tous lui adressent la bienvenue. Le juge est logé 
chez l'agent des ton-es C hristin oùla fanfare locale, 
sous la direction de J.E. Vézina, vient le sérhnader. 

En septembre de la même année, la session de la 
Cour du circuit se tient dans le nouvel Hôtel-de- 
ville de Nominingue que les plus optimistes 
baptisent déjA Hbtel-de-ville - Palais de justice. 

Sur la Lidvre, le curé de /'Orignal suit l'offensive 
d u  Nominingue avec attention car il a les mêmes 

Lomer Gouin, Premier Ministre du Québec pour ça paroisse de Notre-Dame de 

CEUQUE SAISON 
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Fourviéres. II vient de relancer le Cercle agricole de 
la paroisse et, comme pour le chemin de fer, il 
multiplie les requêteç et les pétitions afin de  voir 
son village design6 comme chef-lieu judiciaire. Tl 
use de tout son prestige et de  toutes ses arnitiks 
politiques. 

La joute est importante car, à travers ces luttes 
pour le chemin de fer, pour le district judiciaire et 
pour le diocèse, c'est tout le destin du Rapide-de- 
l'Orignal qui se joue. 

A l'automne 1907, les rumeursse précisent car la 
nbcessité de cr4er un nouveau district devient de 
plus en plus évidente. La décision doit être prise 
par le gouvernement du Qukbec mais le Premier 
Ministre Gouin, coincé entre les pétitions du 

Nominingue et les requêtes venant du Rapide-de- 
l'Oriyrial, hésite i trancher le débat. 

La question chemine encore pendant plusieurs 
mois mais, en 1909, ce son1 les membres du 
Barreau de Hull qui exigent une décision car leur 
district judiciaire, dont relèvent les causes de tout 
le nord, est devenu beaucoup trop vaste. Les 
avocats se plaignent réguliPrement de la surcharge 
de travail et des nombreux retards qu i  vont en  
s'accentuant. Le Premier Ministre doit donc faire 
un choix. 

Mis au courant de ces problbmes aigus 2i Hull, le 
curé du Rapide-de-l'Orignal revient à la charge et il 
entreprend un nouveau "pélerinage" Québec 
dans l'espoir de convaincre le Premier Ministre 

Wilfrid Laurier, Premier Ministre du Canada 



d'arrêter sa ddcision en faveur de son village. l'Orignal et on lui souligne que ses plus farouches 
partisans songent A rebaptiser le village pour lui 

Malme l'habilite du Gbnier, Lomer Gouin Q~~~~~~~ bons mots de 
hésite encore. Le cure ne se laisse par abattre et Gouin en do la du Rapide-de- 
des lors il entreprend une demarche aupres du . Mont.Laurier ne 
Premier Ministre f&d&ral, Wilfrid Laurier. 

par. 
Accompagné du député Charles Major qui vient de 
succéder a Henri Bourassa au poste de député L'idée du curé GOnier tait sans doute son chemin 
fédéral de Labelle, Génier rencontre Laurier pour et, quelques semaines plus tard, les jeux politiques 
le convaincre de la justesse de son projet. ayant fait leur oeuvre, le Premier Ministre Gouin 
Habilement, on rappelle au Premier Ministre qu'il annonce la création d'un nouveau district judiciaire 
compte plusieurs appuis politiques au Rapide-de- dans les cantons du nord et la désignation officielle 



District judiciaire 
"La création d'un dis tricf judiciaire, avec 

Mont.Laurier pour chej-lieu, témoignait des 
progrès de cette région, siège d'éuêchd et 
chef-lieu du district judiciaire, Mon t-Laurier 
prenait de l'allure, à mi-chemin entre 
Montréal et /'Abitibiw. 

Robert Rumilly 

du village de Mont-Laurier comme chef-lieu de ce 
nouveau district. La proclamation officielle est 
datée de 1910. 

La colère gronde d Nominingue 
"La population de Nominingue s'est 

fortement émue à la lecture d a n s  les 
journaux de Io nouvelle que le chef-lieu du 
district judiciaire n'ktait pas jixé dans notre 
village. Une dd/dgution de personnes 
influentes va maintenant tenter de faire 
revenir le Premier Ministre sur sa ddcision.. . 
Si le bon sens et la justice kiomphaient de 
I'intrigue et de la spéculation sur influences, 
Nominingue obtiendrait sdrement le siége du 
nouveau district judiciaire". 

"Le Pionnier", Nominingue 

@ Le Palais de Justice 

En avril 1911, le gouvernement du Qukbec 
proc&de h l'achat d'un vaste terrain appartenant A 
Joseph Hilaire Chasles, au centre du uillage, afin 
d'y construire le Palais de Justice. 

Les plans et devis du futur édifice sont exbcutés 
par l'architecte Elzkar Charest, des Travaux 
Publics h Québec, A qui l'on doit aussi IB plans de 
l'Hôtel de ville de Québec et ceux des Palais de 
Justice, de Rimouski, Hull, Valleyfield et 
Sherbrooke. 

Après soumissions, la construction de l'édifice 
est confiée h I'entrepreneur Joseph Gosselin de 

Lomer Gouin à Mont-Laurier 
"Par un convoi spécial, est passé mardi 

I'Hon. M Gouin, Premier Ministre et 
procureur géndral. Monsieur Gouin se 
dirigeait d u  côté de Mont-Laurier où il devait 
f ixer l'endroit du futur et prochain Palais de 
Justice du nouveau district judiciaire de 
Mont colrn". 

"Le Pionnier"', 
Nominingue 27 octobre 1910 

Lbvis. Les travaux dbbutent en janvier 1912 aprés 
que I'entrepreneur eut payé la grande m e s e  
d'usage pour le succ&s de l'entreprise et la 
protection des ouvriers. 

L'édifce est cornpl4té en avril 1913 et inaugurk 
officiellement en novembre de la même année. 

Le Palais de Justice, de forme rectangulaire A 
deux étages, représente le corps principal de 
l'édifice. La salle d'audience est situke A l'étage, 
comme il est coutume 8 l'kpoque. 

La prison forme une annexe à I1arri&re: on y 
dénombrera treize dbtenuç durant la premiére 
année. 

Dans le but d'amkliorer l'apparence extérieure 
du bstimeni, I'entrepreneur fera modifier les plans 
premiers en faisant remplacer une partie de la 
pierre à bossage prévue par de la brique écossaise. 

Le Palais de Justice de Mont-Laurier abrite alors 
la Cour Supérieure et la Cour du Circuit qui étaient A 
Nominingue jusque IA. 

Me Rodolphe Robert de Labelle est nommé A 
titre de shbif, protonotaire, greffier de la Cour du 
Circuit, greffier de la couronne, grettier de la paix et 
greffier de la Cour du magistrat. 

Avec la création de ce nouveau district judiciaire, 
les premiers avocats, Me Wilfrid Lalonde et Me 
Ernest Charette, installent leur bureau dans le 
village de Mont-Laurier. 

Quelques années plus tard, en  1918, avec la 
crbation de la division du Régistre de Labelle-Nord, 
le r&gistrateur, le notaire Anthime Dubreuil, 



Le Palais de Justice de Mont-Laurier 

installera son bureau au Palais de Justice. Génier. 

La création de ce nouveau district judiciaire et la Mais déjb, un nouveau defi, le plus important 
désignation de Mont-Laurier comme chef-lieu pour lui, retient toute son attention. 
constitue une importante réussite pour le cure 



LE D I O C ~ S E  DE MONT-LAURIER 

Création du diocèse 

La campagne de colonisation du curé Labelle a 
porté ses fruits et au fil des années, I'4tabfiçsement 
de plusieurs familles de colons, sur les riviéres 
Rouge, Kiamika, du Liévre, entraîne la création de 
nouvelles paroisses. 

Tour A tour, La Conception, t'Annonciation, 
L'Ascension, la Macaza, Sainte-Véronique, 
Nominingue, lac Saguay, Lac des Écorces, Rapide- 
de-l'orignal, Ferme-Neuve, Kiamika, Lac-des-Iles, 
Notre-Dame de Pontmain, se développent et les 
colons demandent l'6tablissemeni d'un curé en 
permanence dans leur paroisse. 

Nominingue: 
coeur de la colonisation 

"Dans la pensée du curé Labelle, pour 
conjirmer dans leur foi au nord, les gens de la 
Rouge, pour pousser les nouveaux pionniers 
vers lo Lièvre, le Nominingue devait &ire le 
coeur des nouvelles colonies qui font garde a 
ses cbtés, au nord comme au sud, sur les 
deux rives de la Rouge commesur celles de la 
Kiamika et de la Liéure". 

Amédée Denault, 3 avril 1908 

Les paroisses du sud des Laurentides sont alors 
sous la juridiction de l'archidiodse de Montréal, Lorsque les rumeurs de la création prochaine 
mais !es colonies de la Rouge, de la Kiamika et de la d'un nouveau diocése commencent A circuler, les 
Lièvre dépendent de I'archev&ché d'Ottawa. gens de Nominingue ont toutes les raisons 
L'arrivke rrégiilière de nouveaux colom dans le d'es&rer qu'ils seront favorisés cette fois-ci. DéjA, 
nord de l'Outaouais ajoute une nouvelle dimension en juin 1906, les notables du village avaient dévoilé 
au diochse d'Ottawa. leurs couleurs lors de la visite du Premier Ministre 

Gouin et de Mgr Sbaretti, dhl4gué apostolique du 
Monseigneur Thomas Duhamel a vu personnel- Vatican au Canada. Au premier, on avait par14 de 

lement à la création de la majorité de ces nouvelles 
paroisses, mais la tâche de toutes les desservir B district judiciaire et de Palais de Justice, au second, 

on avait parlé de diocése et d'év13ché. 
partir d'Ottawa devient de plus en plus exigeante. 

En 1920, avec la concrbtisation du projet d'un 
A compter de 19101 de col14ge a Norniningue, le village compte un atout de 

s'engagent alin de voir à la possibilitO do crOer un Mgr Gaulhier d s ~ t t a w a ,  succeseUr de Mgr 
nouveau diocése qui regrouperait les paroisses des D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  est venu lui-même A la 
cantons du dans le haut des Laurentides. bénédiction de la construction du nouveau coll4ge 

Cette idée d'un diocése dans ce pays de 
colonjsation, dans les "Pays d'en haut". n'est pas 
nouvelle car le curé Labelle lui-m&me en a dkjh 
exprimh le souhait vers 1880. 11 semble kgalement 
q u e  l'apôtre colonisateur avait été assez précis en 
parlant de Nominingue qui serait appel& 8 devenir 
le coeur de ce futur diocése avec IJév&ché et le 
séminaire qu'on entendait y construire. 

commercial et classique. On espare donc que les 
autoritds romaines voudront centraliser le coll&ge 
classique et 11év4ché au même endroit. On vient de 
perdre le terminus ferroviaire et la cour du district 
au profit de Mont-Laurier, mais il n'est pas question 
d'abandonner la lutte sur la question du sihge 
épiscopal. II faut respecter la mémoire et la volont6 
du curé Labelle. 



Le cotlége de Nominingue ouvert en 19 10 

Sur la  Lièvre, l e  de Notre-Dame de l'obtention de I'&vèché pour sa paroisse demeure 
Fourvières est trQ attentif à toute la question car son PIUS grand rêve. Et il ne faut pas sousestimer la 

persévérance et l'habilité du curé Génier lorsque le 
destin de sa paroisse est en cause. 

k 

Malgré les critiques qui reprennent au 
Nominingue, le curb  du Rapide-de-l'Orignal 
redouble d'efforts. 

La persévérance du curé Génier 
"Le curé  actuel de Mont-Laurier est M. 

l'abbé Génier, homme d'dnergie et 
d'initiative. II est certainement un de ceux qui 
ont le plus contribué d faire de Mont-Laurier 
ce qu'il est aujourd'hui. C'est à force de 
travail habile et de perséuéronce qu'il o pu 
/aire choisir ce village comme chef-lieu du 
nouveau district judiciaire. 

M.  le curé Génier prduoyoit-il ce qui arrive 
aujourd'hui? Dans tous les cos, l'église 
paroissiale actuelle est trPs humble et 
beaucoup trop petite pour les besoins des 
/iddes de même que le presbyi ére es! peu 
cortuenoble. 

On peu! s'attendre qu'avant longtemps on 
verra s'élever dans Mont-Laurier un évêché 
t rés  convenable et unespocieuse cathédrale, 
rdpondant  aux  besoins comme aux 
aspirations et aux espérances de cette 
population enthousiaste et pleine de foi dans 
l'avenir". 

"La Presse" ooat 1913 

Pour lui, un évêché à Nominingue pouvait être 
concevable en 1880, A l'époque du curk Labelle, 
mais trente ans plus tard, le point de vue a 
beaucoup changé. La colonisation a maintenant 
solidement pris pied sur la riviPre Kiamika, sur la 
rivière du Li&vre et sur la Gatineau. Le centre de ce 
nouveau pays se trouve maintenant à Mont- 
Laurier, sur la Liévre et non plus su r  la Rouge. 

Génier ajoute aussi un argument de poids: son 
projet du diochse avec si4ge épiscopal à Mont- 
Laurier aurait l'avantage de ne découper que dans 
le dioc&se d'Ottawa alors que le projet avancé par 
les gens de Nominingue nécessiterait un 
réaménagement de deux dioc&ses, ceux de 
Montréal et d'Ottawa. 

En )uillet 19 11, Mgr Gauthier, nouvel archevêque 
d'Ottawa en est sa premiPre visite au Rapide-de- 
l'orignal. Le curé Génier dkcide donc de prbsenter 
son projet de diochse A l'occasion de cette visite 
pastorale. Le curé est habile et la réception faite à 
l'archevêque et B son secrétaire, i'abbb François- 



Xavier Brunet, est fort chaleureuse. II a demandé A 
ses paroissiens de prier pour sa cause et le village 
est pavoisé partout pour accueillir Mgr Gauthier 
aux accords de la fanfare, la réception prend une 
allure de fête dans tout le village. 

Le curé de Notre-Damede Fourvières est habile 
plaideur et Mgr Gauthier se montre réceptif sans 
rien promettre car la décision ultime reléve de 
Rome. Au Rapide-de-l'orignal, on garde bon espoir 

d'ajouter un autre fleuron A la couronne. 

Finalement, au mois d'aoot 1913, la lutte entre 
Nominingue et Mont-Laurier est définitivement 
tranchée: les autorités ecclésiastiques 
romaines annoncent la crbation d'un nouveau 
diocBse dans le pays de colonisation où le cu ré  
Labelle a si intensément oeuvr4, et par la m&me 
occasion, Rome annonce que le village de Mont- 
Laurier est officiellement clbigné comme siège 





Nomination de Mgr  Brunet 
" L a  nouuelle de la nominotion de M. l'abbé 

F.X. Brunet de I'archeugché d'ûttawa au 
siége épiscopal du nouveau diocèse créé 
dans le nord de I'archidiocdse d'Ottawa, a 
été reçue partout avec une joie non 
dissimulée. Ottowa perdra, il est vrai, un 
saint pretre mais ses amis voient avec plaisir 
ses mérites reconnus et son dévouement 
récompensé. 

Le nouveau diocése portera le nom de 
"Mont-Laurier" du nom du village où sera le 
siPge épiscopal. 

"La Presse" 4-08-1913 

Laurier. 

Peu aprhs, le futur pasteur d u  diocése 
entreprend une visite d e  son village et pour bien 
témoigner l'appréciation des paroissiens de Mont- 
Laurier, le curé Génier organise une collecte qui 
rapporte plus de mille dollars afin d'otfrir la croix 
pectorale au futur évêque. 

Monseigneur Brunet: 
Premier évêque 

Présidées par I'archev&que d'Ottawa, Mgr H .C. 
Gauthier, les cérémonies d e  sacre d u  premier 
évêque du diochse de  Mont-Laurier ont lieu en 
octobre 1913 en la cathédrale d'Ottawa. 

Aprés d'imposantes cérémonies et de touchants 
adieux à tous ceux et celles qui le connaissent et 
l'aiment, le nouvel évêque entreprend le voyage 
vers son village épiscopal bord d'un convoi 
ferroviaire spécial qui se d4place vers MontrQal 
avant de prendre la direction de Mont-Laurier A 
travers tous ces beaux "Pays d'en haut" où le curé 
Labelle a laissé tant de son coeur. M g r  Gauthier 
d'Ottawa, Mgr Latulipe du Ttimiscamingue et 
plusieurs prêtres et amis accompagnent Mgr 
Brunet dans son voyage jusqu'b la Liévre. 

A travers le diocése, tout le long du 
parcours, le convoi est chaleureusement salué. 
Partout le train doit s'arrêter, on veut voir le 
nouveau pasteur, le saluer. 

Comme il se doit, c'est à Mont-Laurier, village 

Mont-Laurier veuf recevoir civiles aussi bien que religieuses se dévouent 
pour assurer le succ8s de ces mani/estations 

dignement son premier évêque et l'adresse que présentera le maire de Mont- 
"C'est mardi prochain, le 28 octobre, que Laurier, M. le notaire Anthime Dubreuil, au 

Mgr F.X.  Brunet sera sacr4, dons la nom de ses administrés, ne sera ni moins 
cathédrale d'Offawa, prélat du diocése éloquente, ni moins sincére, que celle du 
nouvellement cré& - Sa Grandeur va partir le clergé. On peut en dire autant de l'adresse que 
lendemain par convoi spCcial pour sa ville présentera ou nom des diocésains en général 
cathddrale. M.  J .  L'Allier, maire de Robertson et Pope. 

Notre population, qui avait appris avec Le parcours que suivra Mgr Brunet, de la 
une joie si projonde la nominafion de ça gare à l'église de Mont-Laurier sera vraiment 
Grandeur Mgr F.X .  Brunet comme éuéqve triomphal: aux endroit principaux, des arcs 
du nouveau diocdse d e  Mont-Laurier, attend magnifiques seront érig&s, reliés ent re eux, 
mainfenant avec une impatience non moins par des chaînes de verdure et de lumiére. Les 
grande b venue d u  nouveau pasteur au édifices publics seront ddcorés, de même que 
milieu d'elle. Et, pour manifester d'une Jaçon lëglise et le presbytére, le couvent el les 
tangible son affection et sa soumission d I'élu demeures des principaux citoyens. Le soir, 
du Seigneur, elle se prdpare d Jêter son tout cet ensemble brillera de mille feux qui 
arrivée par des fgtes qui resteront d jamais iront porter b toute la région, par l'éclat d'un 
mémorables à ceux quiauronf le bonheur d'y immense ddpioiement pyroiechnique, la joie 
assis! er. de  Io population de Mont-Laurier. 

Ici, comme partout ailleurs dons nos "La Presse" D.N. (7. 
centres canadiens français, les autorités Mont-Laurier, 25 octobre 1913 





La gare décorée poux l'arrivée d u  l e r  Lvêque 

Accueil d Mont-Laurier 
"La jeune ville épiscopale auait prkparé 

une réception magnifique. Sous /a direction 
de M .  le curé Génier et de M .  le moire 
Dubreuil, tous s'étaient donné la main et rien 
n'avait été négligé: pour faire oublier que 
Monf-Laurier paraissait encore au "Guide 
du Colon". Du train, malgré le brouillard et le 
jroid, le coup d'oeil était magnifique. I l  y avait 
illumination gdnérale sur une distance de 
prés d'un mille. A la gare, une foule 
considérable salua avec enthousiasme le 
premier Pasteur. Au son de la janfare, le 
cortège se dirigea vers la cathédrale entre 
deux rangées de lumières qui mettaient en 
valeur drapeaux, banderoles, fesions, 
inscripfions dont on avait orné la rue 
principale et les demeures. L'air était 
embaumé par les "sapinoges" qui balissaient 
tout le parcours. Sur Io montagne Alix, la 
croix largement illuminée, semblait bknir 
toute la région''. 

Chanoine Jean-Paul Poulin 

du moment. Et sur la colline Alix, quelques 
paroissiens ont prépar0 une surprise au nouvel 
évêque et A leur tut-4: la croix du village est alors 
illuminée pour la premiére fois. 

Au son de la fanfare, le défilé prend la 
direction du haut-du-village, en remontant la rue 
principale. La foule se masse dans la petite église et 
tout le monde ne peut entrer; on va &couter dehors 
sur le perron. 

Le nouvel évêque est alors présent6 a u x  gens de 
Mont-Laurier dans la petite église qui devient 
temporairement la cathédrale du diocése. 
François-Xavier Brunet est âgé de quarante-cinq 
ans, il est le fils d'un simple voiturier de Saint-André 
d'Argenteuil. Les colons du Rapide-de-l'orignal 
sont fiers d'accueillir un pasteur qui est d'origine 
modeste, comme eux-mêmes. Mgr Brunet devient 
donc un pionnier, un bâtisseur comme toutes les 
familles qui sont rassemblées pour l'écouter. 

Le nouveau pasteur adresse ses premi4res 
paroles à tous ses tidèles entassés dans i'église. II 
rappelle le travail gigantesque du curk  Labelle et i l  
termine en disant "... nous recueillons aujourd'hui 



Arrivée de Monseigneur Brunet 
"Qui l'a vue, n'a pu l'oublier. Lo paroisse 

était rendue 6 la gare et les appiaudisse- 
ments ne tarirent pas. Les coeurs étaierit 
dans l'allégresse el le manijestaient 
grandement. Nous avions l'électricité à 
Mont-Laurier depuis 1 on à peine. C'es1 dans 
une féérie de  iurniPre que la paroisse 
prétendit iraduire à Monseigneur so joie de le 
recevoir à titre de prélat. Des arcs de 
triomphe avaient été dressés un peu partout 
et toutes les demeures s'ktaient parées de 
drapeaux et de lumières. 

Quelques uns avaient imaginé une 
surprise, tant à l'adresse du héros du jour 
qu'à celle de  M.  l'abbé Génier qui avait 
fortement recommandé à ses paroissiens de 
rbmoigner d leur évêque fout leur conrente- 
ment. Durant les jours où eurent lieu les 
cérémonies du sacre, on dressa sur la 
montagne Alix une croix superbe, illuminée, 
elle aussi, au slrjet de laquelle les paroissiens 
mêmes n'étaient aucunement instruits. Cette 
surprise allait s'ajouter ù bien d'autres doni 
tout I'ensemble rehaussa I'éclat de ces jours 
remplis de bonheur et de paix. 

Blanche Alix Matte 

un glorieux héritage qu'il s'agit de conserver et de 
faire iructifier ... je viens y travailler de toutes mes 
forces ... je veux que tous mes travaux, toutes mes 
dnergies tendent A assurer le progr&s de la région. 
Je suis A vous de corps et d'âme, à vous pour 
toujours". 

Quelques semaines plus tard, le 27 décembre 
1913, Mgr Brunet annonce la nomination du curb 
Génier au poste de procureur du  diocése dont la 
premihe tâche sera la construction d'un évêché. 

Le curé de la paroisse de Montcerf, l'abbé 
Joseph-EugPne Limoges, 34 ans, est alors appel6 
par Mgr Brunet A prendre charge de la paroisse de 
Notre-Dame de Fourvières en remplacement du 

Le curé Joseph-Eugène Limoges 

curé Génier. L'abbé Pierre Neveu 

Et pour seconder le nouveau curé, Monseigneur 
désigne l'abbé Pierre Neveu, 30 ans, comme vicaire 



! 

Mont-Laurier en 1913 
'*Mont-Laurier, le sikge du nouveau 

diocése, est un charmant village de 1,600 
Gmes, situé sur les 2 rives de la Liévre, ou 
Terminus du Canadien Pacifique. C'est le 
chef-lieu judiciaire; il y a déjà un commerce 
florissant et des industries importon tes sont 
d s'y installer grdce ou magnifique pouuoir 
d'mu que fournit la Liévre. 

Mont-Laurier sera toujours un centre 
important ou point de vue des communica- 
tions de chemin de fer. II est aujourd'hui le 
terminus de la voie de Montréal, demain il 
sera le point de départ pour deux nouveaux 
chemins de fer, un vers Maniwaki et I'auire 
allant faire raccordement avec le Grand- 
Tronc-Paciftque dans l'Abitibiv. 

"La Presse" a o a t  1913 

à la paroisse cathédrale. Ce dernier se verra aussi 
confier la tâche de pretre-colonisateur et verra à la 
mise en place de la nouvelle paroisse de Val- 
Barrette, en 1914. Brunet, Génier, Limoges, 
Neveu, voilà quatre prstres qui marqu6rent et 
marqueront profondément le destin de Mont- 
Laurier. Tous  les quatre logent au petit presbytére 
de Notre-Dame de Fourvihres; ils ont besoin de 
s14pauler car il y a beaucoup faire avec la crkation 
d u  nouveau dioccise. 

Construction de l'&vêché 

A son amvke à Mont-Laurier, Mgr Brunet s'est 
installé au presbyiére du village puisqu'il n'existe 
pas encore de véritable év&ch&. Durant sa 
premiére annke d'kpiscopat, le nouveau pasteur 
loge donc dans le presbytére qui fut d'abord 
chapelle-presbytére lorsque les colons I'érig8rent 
rapidement en 1896, à la demande du curb 
Desjardins. 

Monseigneur partage le logement avec le 
procureur dioc&ain, I'abbk Génier, avec le curé de 
la paroisse, I'abbé Limoges et avec le vicaire 
Neveu. Cette installation ne pouvant &tre que 

L'oeuvre de Mgr Brunet 
"Son court pasiorat de huit années lui 

permit cependant de jonder un séminaire, 
quaforze  paroisses, de bdtir une maison 
épiscopale et une cathddrale. A son arrivée, 
la population du diocdse était d'environ 
trente milles, répartie en vingt-huit paroisses 
et une dizaine de missions. Son clergé, 
regulier et séculier, dépassoif d peine la 
qutirontaine de sujets. Les pauvres moyens 
de crimmunica tion, les grondes distances, les 
remps troublés de la lère guerre, rien 
n'empêcha cet homme de Dieu, avec l'aide 
de son dergé, de donner a son Eglise au 
berceau les oeuvres essentielles, spirituelles 
el temporelles ". 

Chanoine Jeon-Paul Poulin 

Monseigneur Brunet 
"Nous sommes en 1914 el m e  uoild d Mont- 

Laurier, gros village situd a 169 milles de 
Montréal. C'est le terminus de la ligne du 
C.P.R. dons les Laurentides. Il y a ici, depuis 
un an, un évêque: Mgr F.X. Brunet, sa ligure 
est austére, pleine de bonté. D'un zèle 
extraordinaire, il se iuera à la tache en peu 
d'années. Il a une rude besogne b accomplir 
dans cette région encore nouvelle. Pos de 
cathédrale (une simple petite église de bois), 
pas d'éuBché, pas de séminaire ... Tout est à 
/aire et les moyens de réalisation sont pius 
que modestes. 

Albiny Paquette 

temporaire, il est bientbt question de construire un 
véritable év8ch4. 

A titre de procureur du diocése, la tâche de la 
construction de I'év4ché revient a I'abbé Génier. ii 
lance un appel aux paroissiens de Notre-Dame de 
Fourvières qui se montrent trés généreux. 
Plusieurs familles accordent des pr&ts à la 
corporation diocésaine et avec cette précieuse aide 
monétaire, les travaux de construction sont 
bientdt mis en  marche. 



L'évêchh de Mont-Laurier en construction 

Le bureau d'architectes montréalais Viau et 
Venne pr8sente les plans et devis d'un bel bdifice A 
deux btages, en pierre et brique, avec toîture en 
mansarde. La construction est évaluée a 30,000 
dollars. L'entrepreneur local, Samuel Ouellette, 
prend charge de la construction. 

En moins d'un an, l'édifice est terminé et i l  a fort 
belle allure. Construit pr&s du presbytère que l'on 
va bientôt démolir, I'évêchb fait face A la rue 
principale et la brique extérieure de l'édifice 
provient de la terre argileuse du village, de la 
fabrique de briques du Rapide-de-l'Orignal, de  
I'auire côt4 de la rividre. 

La construcrion abrite maintenant l'év&que du 
diocdse et le cu re  de la paroisse-cathédrale. La 
b&n&diciion officielle a lieu le 28 octobre 1914, A la 
date du premier anniversaire d'épiscopat de Mgr 
Brunet. A la demande de I'&v&que, un groupe de Mont-Laurier vient de taire ériger un peu plus loin 
religieuse de la Communauté du Sacré-Coeur sur la même rue,  en tace du magasin de la 
s'occuperont de la cuisine et de l'entretien du Compagnie James Maclaren. L'argile de la 
nouvel évêché. "briquade" a également servi dans la construction 

-- 

Construction de 1'4vêché 
"Mgr Brunet dit b ses ouai/leç; nous avons 

besoin d'argent pour ddueiopper les oeuvres 
de /'dv&ché. Cet argent, il nous faudra 
Jorcément iémpninfer. Avant de nous 
adresser ailleurs, nous avons voulu vous 
/aire une ojlre.. . Nous pouvons vous donner 
de sérieuses garanties; nous paierons 5% sur 
les prêts qui pourraient nous &tre oflerts. 
Rdsu!taf: en huit jours, le procureur de 
I'éu&ché recevait de ces colons qui viennent d 
peine d'ouvrir leurs terres, une somme de 
$8,200 piastres". 

"Le Devoir", 20 mai 1914 

La bbnkdiction de I'&vêché coïncide également de i'~cad4rnie qui a aussi et4 confi& 

avec la bénédiction officielle de I'Acadkmie l'entrepreneur Ouellette. 
- . -. 

Commerciale que la Commission Scolaire de L'enseignement à la nouvelle acadbmie est 



L'académie commerciale ouverte en 1924 

confié aux Soeurs de la Providence qui oeuvrent 
dans la paroisse depuis 1910, à la suite d'une 
demande et de dbmarcheç faites par le cur4 
Gbnier. 

@ Construction du Séminaire I 

La construction de I'bv6ch6 est à peine terminée 
, , 
!amiL que Mgr Brunet doit entreprendre un autre projet I . 

d'importance: la création de la Corporation du 
Séminaire de Mont-Laurier el l'érection d'un 1:;: 
&difice près de I'4vêché pour abriter les etudiants L~ colle,o de Nomininsue apror du Séminaire qui vient prendre la reléve du 

de 1913 Coll&ge de Nominingue. 

Avec la création du dioc6seen 1913, le collège de racines dans l'oeuvre même du curé Labelle. D&s 
Nominingue est passé SOUS la juridiction de Mgr 1880, cet apbtre de la colonisation rêve de voir 
Brunet qui est devenu président de la Corporation I'&tabiiçsement du dans les ,-antons du 
de I'institu.tion. nord. il rdussit h y intéresser la Compagnie de 

Le Collège de Nominingue qui est remplacé par J ~ S U S ,  obtient une charte du gouvernement et les 
le Séminaire de Mont-Laurier e n  1915, trouve ses abords du beau lac Nominingue devaient être le 



Méfiance du père Martineau 
de Nominingue 

"Je sais que les demandes se font de la port 
du curé Génier de Rapide-de-l'Orignal pour 
essayer d'amener dans sa toile d'araignée 
ces pauvres gens du Monnoir qui ne savent 
trop s'ils doivent ou non se laisser gagner par 
cette pression sans  se douter qu'ils 
pourraient, cédant, profonet l'oeuvre et le 
projet de /eu le curé Labelle et renier un 
passé plein de labeur et de mérite". 

R.P. Martineau 5.3. Norniningue 

site pr4vu pour la construction du futur collège des 
J4suites. 

D'abord confiée A la Compagnie de Jésus et 
intimement liée au développement du village de 
Nominingue, l'oeuvre du Collége passe aux mains 
des Chanoines Résuliers de I'Immaculke 
Conception en 1891, airés le départ des Jksuiteç. L'abbé Rodolphe Mercure ler Supbrieur du 

Séminaire Ce sont donc les Chanoines Rbguliers, d'origine 
française, qui vont concrétiser le projet en ouvrant 
une premi&re classe dans leur presbythe attenant 

Le premier Séminaire de Mont-Laurier 

-149- 



3 )'kglise parojsçiale en 1910. Les premiérç él,Aves années: on prévoit également l'organisation d'un 
du collége furent: M. Adam, H. Vézjna, cours agricole. 
Charbonneau, Champeau, O. Godard, N. 
Marinier de Nominingue, Péclet, Desjardins, G. 
Charbonneau de L'Annonciation, A. Régimbald, 
H. Lanier et A. Perreault de Montrkal. 

Trois ans plus tard cependant, un malheureux 
incendje détruit le nouveau pavillon des classes du 
collège et, de plus, en 1914, avec le début de la lére 
guerre mondiale, les Chanoines Réguliers sont 
rappelés en France. 

Le collège de Nominingue se trouve d&s lors 
dans une situation précaire et Mgr Brunet prend 
alors la décision de relancer l'institution sur une 
nouvelle base, prés de son év&ché, Mont-Laurier. 

Le premier Séminaire de Mont-Laurier es.t donc 
érigé sur la rue principale, prés de I'évGché, dans le 

Fondation du séminaire 
"II est d désirer que tous les prPtres 

s'intéressent a cette oeuvre si importante 
 OUF le recrutement et la formation et notre 
clergé diocésain. .. L e  séminaire diocésain 
est, avant tout, I'oeuure du clergé. Si cette 
oeuvre doit grandir et prospdrer, ce sera, 
après Dieu, le clergé du dioc&se qui pourra lui 
assurer cet f e prospérité". 

Mgr F.X. Brunet 

- 
haut-du4lage. Le travail de construction est de Quelques semaines après cette première rentrée 
nouveau confie d Samuel Oiiellette qui cornpiete Mgr 13affiliation do 
les travaux pour l'automne 1915. 

Çémi11aii.e à l'Université Laval de Québec. 
En septembre, le jeune supérieur du Séminaire, 

IJabbk Rodolphe Mercure, qui vient d'@ire Assez tdt cependant, le Séminaire sJavére trop 

ordonné pr&tre par Mgr ~ r u n e t ,  en mars 1914, 
accueille les i l 0  premiers étudiants. 

Cours de Mgr Brunet 
"Monseigneur étaif en effet professeur de 

théologie. Chaque soir, avec une impeccable 
r&sclu/urité, nous le voyions entrer, son Iiure 
sous le bras, la démarche lente el digne, 
saluant discrètement ceux qu'il rencontrait 
dans les corridors, puis se rendant sans plus 
tarder à la classe où l'attendaient les 
séminaristes. Les cours étçlient simples 
comme tout ce qu' i l  faisait. Esprit 
obsewateur servi par un jugement solide el 
une  remarquable jacilité de parole, il savait 
intéresser ses éIeues en mêlant aux principes 
des applications vécues". 

L'abbh Robert Jutras 

petit pour le nombre d'étudiants sans cesse 
croissant. Certains 4l&ves doivent loger 
temporairement 21 I'évGché et d'autres. doivent 
s'installer de l'autre côté de la rue, dans l'édifice de 

L'institution dispense alors un cours commercial l'ancien "HBtel du Nord". Ce manque d'espace 
qui aboutit ensuite au cours classique, après trois aménera la construction d'un troisiéme étage A 



Ancien HBtef du Nord qui logeait une partie des séminaristes 

La salle de récréation du Séminaire 
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Le Séminaire avec son 3iéme étage 

I'édilice original. Ce troisikme etage sera béni le 8 
décembre 1921. 

Pendant neufs autres années, I'kdifice de la rue 
principale accueillera les S4minaristes. Mais d&s 
octobre 1923, le second év&que du diocese, Mgr 
Limoges, président de la Corporation du 
Séminaire, se porte acquéreur d'un magnifique 
terrain situé au Rapide-de-l'Orignal. Toute la 
colline Alix, qui était alors la propriété de Joseph 
Ouellette et divers au t res  emplacements 
appartenant Si d'autres citoyens devie:inent la 
propriBtB du Séminaire. 

En 1930, Mgr Limoges fera construire un nouvel 
édifice, plus vaste, sur la colline Alix, pour abriter le 
Séminaire St -Joseph. 

Construction de la cathédrale 

Apr& la construction de I'&vèch& et du 
Séminaire, Mgr Brunet songe à doter son diochçe 
d'une véritable 4qlise-cathédrale qui viendrait 
remplacer l'église de Notre-Dame de Fourv~éres 
construite en 1903, grâce aux corvées organisées 
par le curé Génier. 

Le 13 aoCit 1917, I'Buêque convoque une 
assemblée de paroisse afin de discuter de son 

L'Allier, Aldéric Ouellette, Evariste Forget, André 
Martineau et Frédéric Diifresne, sont alors 
désignés à titre de syndics qui auront charge de la 

projet. L'idée est acceptée et messieurs Augustin La cathédrale en construction 
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construction de la cathédrale. 

Les mêmes architectes qui ont conçu Ies plans et 
devis de I'bvêché, sont retenus pour présenter les 
plans de la future cathédrale. Ils présentent des 
plans de style néogothique avec une imposante 
façade dominée par un clocher octogonal qui 
af teint 170 pieds de hauteur. 

Les travaux sont évalu&s à plus de65,OOOdoHars. 
A nouveau, l'entrepreneur Samuel Ouellette 
obtient la confiance du groupe de syndics. Les 
plans de la nef sont modifiés poux des raisons 
d'économie et en avril 19 18, une premiére équipe 
d'ouvriers jettent les bases de l'édifice. Le travail va 
durer plusieurs mois. 

Fêtes grandioses 
"Les citoyens de la ville et de la paroisse de 

Mont-Laurier sont en liesse, aujourd'hui. 
Tout le monde participe aux grondes 
démonstrations qui ont lieu d I'occasion de la 
bénédiction solennelle de la cathédrale 
diocésaine et tous les magasins sont fermés. 
On célébre en même temps le 25iéme 
anniversaire de la jondat ion de cette 
paroisse, I'une des plus prospères du 
diocèse, sinon de toutes les Laurentides". 

"La Presse" I/I0/2919 

Le beau granit gris, disposé a l'écossaise, qui sert 
à la construction de la cathbdrale est tiré d'une 
carrière locale situPe au flanc de la colline de l'autre 
côté du ruisseau Villemaire. Et alin d'éviter la 
pénible remontée de la rue principale aux lourdes 
charges de pierres tirées par des chevaux, 
l'entrepreneur Ouellette a eu l'idée de faire 
construire un viaduc qui enjambe le ruisseau 
Villemaire à la hauteur du chemin conduisant B la 
carriPre. 

Les travaux de construction sont bien men& et 
le ler octobre 1919, on peut procéder 4 la 
bénédiction de la cathédrale. 

C'est donc A l'époque de l'année oh les for&ts 
Iaurentiennes se font les plus belles que l'on 
organise les cérémonies de la bkn6diction. Mgr 
Brunet préside la cérémonie, en présence de 
plusieurs dignitaires, dont Mgr Pietro di Mana 
dél&gué apostolique du Vatican, de Mgr Gauthier 
d'Ottawa, de Mgr Bruchési de Montréal et des 
ewèques de Sherbrooke, de Nicolet, Valleyfield et 
Hail ybury. 

Le conseil municipal de Mont-Laurier s'associe a 
l'événement en organisant banquets et letes qui se 
terminent par un feu d'artifice depuis les hauteurs 
du mont Laurier. 

La décoration intérieure de la cathédrale 
demeure encore bien modeste au départ. Plus tard, 
en 1921, Mgr Brunet y fera placer un trés beau 

La carriére du bas-du-village 



La cathédrale de Mont-Laurier 
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La cathédrale et la salle paroissiale en haut de la côvte du pont. 

Bknédicfion de la cathédrale 
"C'est au Ier octobre 191 9 au plus beau 

moment de i'automne, que jur jixée la 
bPnddic tion du nouveau temple.. . Unefois de 
plus, le bon esprit des paroissiens de Mont- 
Laurier permit d'organiser des jêtes d'une 
s p l e n d e u r  inéga lée  ... O n  d é c o r a  
abondamment et avec goût. Le villoge lui- 
même se transjorma en un espéce de 
reposoir où verdure et lumière s'alliaient 
heureusement. Mgr Pietro di Maria, délégué 
apostolique, Jur escorté par cinquante 
automobiles à travers les rues décorées 
d'arches, de pilastres qu'illuminaient les jeux 
de bengale. La I o n l a r e  t radu i sa i t  
I'enthousiasme.. . tu fête se poursuivit avec 
les rkceptions traditionnelles cllez les Soeurs 
de In Providence ... Le soir, il y eut feu 
d'artifice sur les houteurs ouoisinontes...". 

Chanoine Jean-Paul Poulin 

chemin de croix dont les tableaux sont l'oeuvre de 
l'artiste romain Pisari d'après l'oeuvre du peintre 
allemand Overbeck. De magnifiques boiseries et 
de splendides verrières viendront compléter la 
décoration intérieure avec tes années. 

Aprés l'inauguration de la nouvelle cathédrale, la 
modeste église de bois devient la salle paroissiale. 
Elle est conservée sur son site originel, pr&ç de la 
cathédrale pendant quelque temps, avant d'être 
débstie et reconstruire plus loin en direction du 
Palais de Justice. 



LES AFFAIRES MUNICIPALES 

Vue du haut-du-village 

Municipalité de Mont-Laurier sud de la rivière font partie de la Corporation du 
Canton Campbell, alors que ceux qui sont install4s 

C'est en 1909,24 ans après I'arrivhe des premiers sur la rive nord sont englobés dans la Corporation 
pionniers au rapide de l'orignal et 15 ans a p r h  la du Canton Robertson. 
création de la aroisse de Notre-Dame de ! Fourviéres que na] la Corporation municipale du Avec le début du sihcle, le village s'accroit peu à 
village de Mont-Laurier. peu et nécessite de nouveaux services, si bien qu'il 

Avant cette date, les villageois établis sur la rive est bientôt question de la création d'une 

Autre vue du haut-du-village 



corporation municipale pour le village uniquement. 

Le projet se concrétise en  1909 avec la création 
de la Corporation municipale du village de Mont- 
laurier  qui englobe tous les villageois sur  la rive sud 
mais laisse la partie nord du village dans  la 
Corporation d e  Robertson. 

La premiére session municipale pour l'élection 
d u  corrseil de la nouvelle corporation se tient le 15 
novembre 1909, dans  la salle du magasin-génhral 
d e  Jean-Bapt is te  Forget ,  prés de l'église 
paroissiale. Forget es t  d'ailleurs, à ce moment-là, 
le maire d e  la corporation du Canton Campbell. 

Magasin Forget: l é r e  salle du conseil 

Le vote est pris à main levée parmi l'assistance et 
messieurs Jean-Baptiste Forget, rriarcliand; Ovila 
Boisvert, boucher; Melchior Forget, marchand; 
Wiltrid Touchette, marchand et maître de poste; 
Henri Coursol, lorgeron; Noé L'Allier, postillon et 
Anthime Dubreuil, notaire, sont alors désignes 
pour siéger au conseil municipal. 

Peu aprés, les coriseillers nouvellement élus 
procèdent à l'élection de l'un d'entre eux au poste 
d e  maire. Leur choix se porte sur le notaire 
Anthime Dubreuil. 

Le notaire Dubreuil est originaire de Saint- 
Césaire de Rouville. 11 fut d'abord notaire sur la 
rue St-Jacques A Montréal avant de quitter cetle 
rue des affaires pour venir s'établir au Rapide-de- 
l'orignal, en pays d e  colonisation en 1901. 

Le premier maire de la municipalité de Mont- 
Laurier est bgé de quarante-deux ans. Sa 
courtoisie et son érudition sont apprPciées de tous. 

Le notaire Anthime Dubreuil, ler maire de 
Mont-Laurier 

Lettré et  cultivd, poète 21 ses heures, i l  a lui-m6me 
dessiné les plans de s a  très belle Villa des Frimas 
qui. remarquablement bien entour& de verdure, 
rehausse grandement ce coin d u  village, sur la rue 
principale. 

Aprés la formation du conseil, les nouveaux élus 
procèdent à l'engagement d'Abondius Juteau 
comme secrétaire-trésorier. Sa premi&re tâche 
sera la prkparation d'un premier budget municipal. 
Le premier exercice financier de la municipalitB 
prbvoit des dhpenses de l'ordre de 225 dollars. Les 
dépenses se répartiront ainsi: 

- 100$ en salaire pour le secrétaire-trésorier; 
- IO$ pour la papeterie; 
- 36$ pour le loyer de la salle du conseil chez Jean- 

Baptiste Forget; 
- 30$ pour intérêt sur l'emprunt de 500$ A être fait 

auprb de la Corporation du Séminaire de 
St-Hyacinthe; 

. 49$ pour les dépenses imprbvues. 

Le conseil impose "une taxe d e  un cinquiérne d e  
centin par piastreJ' aux propriétaires du village afin 
d'assurer le paiement de ce premier budget. 

Les autorités municipales prochdent également 



La belle Viila des Frimas 

B rengagement de deux autres employés: 
Thbophile Corbeil, au poste d'inspecteur agraire et 
Ménasippe Cloutier à titre de-gardien du clos pour 
les animaux échapées". 1 

/:-y : , A la demande des citoyens, les conseillers - *  ,) 

Iégiférent sur l'uniformité à respecter dans la + S- " 9, j 
construction des trottoirs de bois à travers le 
village et le conseil en profite pour interdire "de 
mener des bestiaux sur les dits trottoirs1' et avise 
du danger de la broche barbelke le long des L 

trottoirs pour les larges robes de belles villageoises. 
3 

En 1913. avec l'apparition des premiéres . i 9 , 

automobiles et l'augmentation de la circulation, le d ., I -.. ' J  - - 
I I , ;'-' conseil accepte l'engagement de Joseph Gagnb A - .." - --- I I  A -_. 1 

titre de gardien public avec l'obligation de "faire des r - --& .*. * 

--- 1 
patrouilles tous les samedis soirs, de 7 heures à 
minuit". II reçoit un salaire de8'25 centins de l'heure La rue principale dans le haut-du-village 

et un dollar par arrestation". cellules que le conseil fait construire attenant au 
A compter de 1915, le gardien public pourra bureau du secrétaire-trésorier a I'arrihre de 

incarcérer les plus récalcitrants dans l'une des trois . INcadkmie des Soeurs de la Providence. 



Les parterres de la Villa des Frimas 

" R ~ V E R I E  DU MONTAGNARD" 

Voici Ic vi?tit d'automne Dans la plai110 fdwt~de 
q u i  p m  ct Lourbiltonne; Et sur In mer qui gronde 
\ oici lea Iil~itirs iriniua Le ciel est eane chaleur. 
qui rnlirelicnt sur seil pris, Lu bnrquo du pecheur, 
kt tu IOLITCC d'eau vive, Voyant vcnir l orage, 
Q i i i  gi'lc d u r  In rive, Et redoutnat sa rage, 
Leu Uc.um de I'b~lenticr Ou.yre an voüe nu vent 
Oui couvreiit Ic! scutier. Et fuit  veni l'orient. 

L'oiscau dc noa montagnes Comme lés fleura fanéea, 
S'enfuit vcrs Ica campagnes, S'effeuillent nies nnnbcs, 
Ilcs fichos de noe bois Toinbant sur le chemin 
N'eiiteiideiit plus sa voix; Trac6 par le destin; 
Dcs chencs qui surplombent Et, comme un rnkbéore, 
Ixa feuilles murtee tombent, J'ai vu fuir mon aurore, 
Roulant aur le gazon ' S'al ni passer mee jours 
Jusqu'au foiid du vallon. Aimi  que Inca amours. 

Anthime DuBreuIl 



Vue de la rue CariIIon 

Vue aérienne dans le haut-du-village 

La premiére oeuvre d'importance des édiles 
municipaux de I'bpoque est la construction de 
I'aqueduc dans le village. Présidé par le maire 
Dubreuil, le conseil approuve un important 
réglernent d'emprunt de 22.000$ A être fait 2, 
I'Alliance Nationale pour \a construction de 
l'aqueduc depuis le lac Thibault. Le travail est 
exécuté dans les principales rues du haut-du- 
village. Et afin d'kpargner le plus possible, les 
tuyaux de l'aqueduc sont fait en  belles planches de 
cédre, bien goudronnées et bien ficelées. 

bas-du-village; et le second, est un grand pont 
couvert qui enjambe la rivière du L i h e  et relie le 
village au chemin Devlin, en bas de laMScie ronde". 

Les taches du conseil sont multiples; si on se 
fait un devoir de soutenir le tenace curé Génier qui 
multiplie les requêtes afin de faire améliorer la 
voirie ou souligner le besoin d'un bureau de poste 
convenable, il laut aussi s'occuper "des désordres 
aux hbtels", des mauvaises odeurs de certains 
commerces" ou encore "du chien mort sur la voie 
publique". 

En 1912, les autorités municipales obtiennent du 
gouvernement du Québec la construction de deux 
nouveaux ponts dans le village: le premier, un 
ponceau, remplace ''le pont branlant du ruisseau 
Villemaire" sur la rue principale en direction du 

Le notaire Dubreuil sera maire du village de 1909 
à 1916. C'est d'ailleurs durant I'un de ses mandats 
qu'apparaitra oificiellement Je nom "Mont-Laurier" 
en 1913. C'est également durant I'un deses termes 



Le pont Devlin en  construction 

Ouvriers A la construction du pont Devljn 





Premières automobiles 
"Les routes ét oient impraticables plusieurs 

mois par années. Le printemps et l'automne, 
c'étai? une boue éparsse et l'hiver.. . chaque 
bordée de neige rendait les chemins 
périlleux. II n'existait aucun entretien de 
chemins d'hiver à cette .$poque et i l  n'existait 
aucune route pavée ... les autos ne circulaient 
que pendant l'été; encore jallait-il beaucoup 
de prudence". 

Albini Poquette 

A la même époque, on procéde A l'installation de 
cloches d'alarmes pour incendie et on approuve un 
rhglement afin que la votation pour les élections 
municipales se fassent désormais au scrutin secret. 
Seuls les propriétaires ont le droit de voter: les 
locataires et les femmes ne peuvent encore voter 
cette époque.  

Avenir prometteur 
"Mont-Laurier possède une population de 

1,800 &mes, avec une valeur de biensfonds 
imposab/es estimée d 268,775$, un aqueduc, 
la lumière électrique, un couvent, huit écoles, 
trois jromageries. deux manufactures de 
portes et de châssis, deux beurreries, une 
jonderie, une tannerie, plusieurs moulins d 
scie d'une bonne importance, etc. Cette ville 
dev iendra  avant longtemps d'une 
importance considérable par son commerce 
et ses industries". 

Le Guide du Colon 
1 

Municipalité du Rapide-de-l'Orignal 

En 1913, les villageois établis sur la rive nord sont 
toujours intkgrés à la Corporation du canton 
Robertson, mais le service d'aqueduc dont vient de 
se  doter la municipalité de Mont-Laurier en fair 
jaser plusieurs au Rapide-de.llOrignal. 

Vue du quartier du Rapide 

Plusieurs villageois, ktablis dans le quartier du 
Rapide, avancent alors l'idée de se détacher du 
canton Robertson pour fonder une municipalité au 
village du Rapide qui pourrait aussi se doter d'un 
service d'aqueduc. 

L'idée fait peu 1i peu son chemin sur la rue du 
Portage et finalement, le 17 mars, une premiére 
assemblée se tient pour voir A la création de la 
Corporation municipale du village du Rapide-de- 
l'orignal. Cette premiére assemblée a lieu au 
magasin d'Ephrem Sabourin, au coin de la rue du 
pont et de la rue du Portage, dans une petite salle 

Le quartier du Rapide 





Vue du village de Mont-Laurier 

La Corporation municipale d u  Rapide-de- Lutte a l'intempérance 
l'orignal ne vivra que deux ans seulement avant de 
s'annexer au village de Mont-Laurier sur la rive Le d4bat le plus acrimonieux de la vie municipale 
sud. Les conseillers croient qu'ils peuvent mieux de l'époque est celui qui  s'engage au sujet de 
planifier le développement de tout le village de cette l'intempérance durant les années 1915-1918. 
façon. 

L'oeuvre du conseil du Rapide est donc plutBt 
modeste: réglement permettant la pose de poteaux 
électriques B Jean-Baptiste Reid, règlement sur la 
propreté et les mauvaises odeurs dans le village, 
réglement sur la vitesse de circulation en voitures A 
cheval et des premiers  automobi les ,  
avertissements A l'hôtelier. 

La plus importante tache du conseil aura été la 

Toute l'Amérique du Nord vit alors A l'heure de la 
prohibition et ce mouvement d'interdiction des 
boissons alcooliques a des r~percussions jusqu'à 
Mont-Laurier. 

A cette époque, l'octroi ou le retrait d'un permis 
d'hbtellerie et de vente de boisson relévent 
directement des conseils municipaux. A Mont- 
Laurier, la lutte entre le Conseil et les hôteliers sera 
particulièrement épique. 

construction d'un systéme d'aqueduc sur les rues 
du Portage et du Pont, en 1914. Le dernier acte Le premier hbtel du village a été ouvert dans le 

officiel de la municipalite est le paiement, en haut-du-village, par Louis-Norbert Fortier en 1895. 
Cinq ans après, Gustave Sabourin ouvre I'HBtel 

septembre 1915, d 'un "compte au docteur Major le du Rapide, 
Dour l'examen d'un cheval tombé dans le canal de 
l'aqueduc". Peu apr&s, en 1915, la municiPalit& du Ce service d'hdtellerie est essentiel pour une 
Rapide-de-l'orignal cesse son existence pour se jeune colonie en développement. Les nouveaux 
fondre A la Corporation du village de Mont-Laurier colons et les voyageurs arrivent nombreux et 
qui englobera, désormais, tous les villageois, sur les souvent en groupe. Ils veulent se loger 
deux rives de la Li&vre. temporairement avant de s'établir sur le lot choisi. 



L'Hôtel Central du Rapide 

Mais, les vignes de Bacchus sont agréables et 
certains clients abusent des boissons. Cette 
situation donne parfois lieu à du désordre dans le 
village. Le curé s'empresse de dbnoncer 
sbverement les fautifs car, avant la création d'une 
corporation municipale, le curé est le seul en 
mesure d'influencer la bonne tenue des 
+!tablissements hbteliers. 

r 

Avec l'arrivée du chemin de fer en 1909, le besoin 
d'hébergement s'accroit. Les voyageurs se font 
plus nombreux et de nouveaux hdtels ouvrent leur 
porte: l'hôtel Jiiteau, A quelques pas de la gare, 
l'hôtel Chartrand dans le haut-du-village et l'hôtel 
du Nord que le commerçant d'animaux ArsPne 
Laurin de Saint-Cyprien de Napierville, vient 
d'acheter de Wilfrid Maisonneuve en 1908, un peu 
plus loin, sur la rue principale. Et il y a aussi Samuel 
Ouellette qui ne veut pas &tre en reste et parle de 
construire un hôtel de 30 chambres. 

. . 
A.' :' l 'hbtel'le. plus avan- . 

. - tageux du Rapide.: 
. . _  . . . .- de l'orignal : 20 - 

cliambres cor£ortables ; plnces d'6cu- 
rie pour Z ches~aux,"grtinde cour et  
v:tstes remiscs. A proximit6 des scie; 
ries ;tctuelles et des grands moulina 
qhe 13. Cie Stlar~ilrs se prdpsre B cons-' 
Li-iiire. A deux pxs de l'endroit ou va 
.RP ti.uuver lii. gare du chemio de fer, 
clont. le termirius sera nu Rapide de  
I1O:.ignal ( l ' ic i  d ( ? u i ; i n a .  Bonnes coii- 
ditions il prompt  iicquereur. Pou r  dd- 
t.ails, coii. le dii-ectclur du  PIOSXIER, h 
S(imiuirigue ou i r ~ i e u x  encore s'adrcs- 
6e.r nii 1ii.opi.i8tiiire 1 ui-mbine, L. . h'. 
POR'l'JEK, Rapide dc lPOrigoal, Qué. 

(8 riov. j,n,o.) 

Tous ces commerces hbteliers ne font que suivre 
le dLveloppement du village, mais les désordres y 



Bar de l'hôtel Chartrand 

sont trop fréquents au goQt du curé. 

.- - - + ~ - 
- 9 ~  - t fnVY Depuis la création du conseil municipal du village 
..' A& en 1909. le cure se sent moins seul dans sa lutte et 

$*+ certains conseillers rejoignent ses protestations. Ils 
invitent les hôteliers à respecter la loi et les permis 
d'hôtel deviennent de pius en plus difficileà obtenir. 

En février 1915, IJév&que du diocése, Mgr 
Brunet, lance un important mandement contre 
l'intempérance et invite tous les paroisses de son 
diocése à combattre ce fléau. 

A Mont-Laurier, le curé Joseph-Eugéne Limoges 
engage la lutte et lance l'idke de fonder une 
vigoureuse ligue anti-alcoolique. 

Le conseil municipal ne peut plus rester - indifférent aux accusations de "mauvaises tenue", 
"mauvaise influence", "scandale causé" et "non- 
respect du dimanche" que le curk lance du haut de 
la chaire. 

Le conseil tranche brutalement en retirant les 
licences d'hbtel A Zotique Raymond qui  est alors 

f -  proprietaire de I'hdel Chartrand, A Thelesphore 
Thouin qui vient de se porter acquéreur de l'Hôtel 
Juteau et A Joseph Ouellette qui opPre IJH6tel 

L'Hôtel du Nord Central du Rapide. Les trois hdteliers visés tentent 



Le C hateau Laurier 

de temporiser en demandant un permis pour tenir 
des hôtels de tempérance ... où ils pourraient faire 
la location des chambres sans toutefois vendre des 
boissons alcooliques. Le conseil municipal refuse 
tout compromis au grand déplaisir des trois 
hôteliers. 

Forte de cette premi4re victoire, la Ligue anti. 
alcoolique se fait encore plus exigeante et les plus 
enflammks réclament alors la prohibition totale 
dans tout le village. Le conseil municipal est dans 
l'obligation de se prononcer sur cette nouvelle 
demande et les conseillers votent majoritairement 
pour la proposition soutenue par la Ligue. Deux 
conseillers opposes A la résolution démissionnent 
de leur siège avec fracas. 

Aprés quelque temps, la nécessité d'héberge- 
ment améne la réouverture du service des 
chambres et évidemment que les plus malins 
arrivent assez facilement à contourner l'interdit de 
la vente d'alcool. Mais la Ligue de Tempérance a 
toujours l'oeil ouvert, elle veille au grain et a 

nouveau en 1917, laquerelle repart de plus belle. La 
Ligue exige que le conseil fasse respecter son 
interdit voté en 1915 

Choqués de cette nouvelle intervention, les 
hôteliers du village, d'un commun accord, décident 
de fermer leurs établissements à tous les 
voyageurs qui trouvent très difficilement hse loger. 
La gréve des hdteliers vise A faire cesser le 
harc6lernent de la Ligue et du conseil municipal. 

L'impasse s'annonce de taille car les nombreux 
voyageurs arrivant par le train ne trouvent plus se 
loger. Les autorités municipales tentent alors de 
solutionner le problème en accordant h certains 
citoyens "des permis pour tenir temporairement 
des maisons d'entretien public". Edmond 
Mongeon et Antonio Normand sont les premiers 
benéficiaires de ces permis. 

Mais le probléme demeure entier et de guerre 
lasse, le conseil municipal adoucit sa position et 
glisse de la prohibition totale vers une tempérance 



plus raisonnable et en 1921, la création de la 
Commission des Liqueurs du Québec, qui verra 
elle-meme a émettre ou enlever les permis, vient 
tirer une épine du pied des conseils municipaux. 

A Mont-Laurier, la querelle s'apaise donc ainsi: 
Joseph Ouel le t te  et Zotique Raymond 
rbobtiendront leur permis en promettant le plus 
grand respect de la loi et Zkphir Dorion obtient 
aussi le permis nécessaire pour ouvrir le "Nouvel 
Hôtel" dans le quartier de la gare. 

A peine sorti de cette querelle désagréable, 
Zotique Raymond est durement &prouve par 
l'incendie de son hatel. sur la rue principale, dans le 
haut-du-viBage. Aprés le désastre, il prétére ne pas 
relancer l'entreprise et vend son terrain, magnifi. 
quement situé, à Gustave Sabourin dont l'hôtel de 
Fe rme-Neuve vient également d'être la proie des 
flammes. Sabourin était parti s'établir à Ferme- 
Neuve quelques annéeç plus tôt en croyant que la 
voie ferrée ne tarderait pas à rejoindre ce village. 
Pour construire hôtel à Ferme-Neuve, il a vendu 
son "Hatel Central" du Rapide A son f r h e  Ephrern, 
avant de partir. 

Gustave Sabourin, réalisant que le protonge- 
ment du chemin de fer pourrait être encore long, 
revient donc se réinstaller A Mont-Laurier où i l  
entreprend, en 1920, la construction de l'Hôtel 
Château Laurier qu'il veut le plus accueillant pour 
ses  clients. Ce commerce h8telier deviendra l'un 
des plus importants dans toutes les Laurentides. 

Le Château Laurier connaîtra son développe- 
ment principalement avec l'industrie touristique 
liée à la chasse et la pêche. 

La conscription 

La petite communauté de Mont-Laurier est 
relativement absente des grands débats politiques, 
mais les événements liés 21 la participation B la 
premiire guerre mondiale ne sont pas sans 
inquiéter fortement les paroissiens de Notre-Dame 
de Fourvikres. 

Au début du conflit danç lequel la Grande- 
Bretagne s'est engagrie, le gouvernement fbdéral 
de Robert Borden se limite B faire appel au seul 
volontariat chez les canadiens. Les Québécois, ne 
se sentant aucunement impliqués danç cette 
guerre lointaine, fond la sourde oreille b l'appel 

t 

Non LI la conscription 
"On n'a pus le droit d'envoyer nos fils se 

faire tuer pour sauver les nafions qui sont 
exposées parce qu'elles n'onf pas voulu 
dJen(ants". 

Henri Bourassa, 1927 

venu d'Ottawa. 

Maiç déjà la conjoncture change et il est de plus 
e n  plus question d'un enrôlement obligatoire. 
L'inquiétude gagne les familles et le curé Limoges 
sent le besoin de rassurer ses paroissiens en chaire. 

En 1917 cependant, I'atmosphére s'alourdit car 
Ottawa annonce son intention d'obliger tout 
canadien, célibataire ou veuf sans enfant, âgé de 20 
à 35 ans. A s'inscrire au service militaire. 

Anticonscriptionnisrne 
"Et les protestaIions reprirent de plus 

belle. Presque toutes les municipaiités de 
la province, de Saint-Bmno du Luc Saint- 
deon à la Sain!e.Familie de i'lle dJOrléons, de 
Mont-Laurier ù Nicolet et de La Tuque d 
Sorel, votérent des résolutions anticonscrip- 
tionnistes'~ 

Robert Rumiliy 

Le Québec accueille trés froidement le projet 
fédéral d'autant plus qu'il existe alors un fort senti- 
ment anglophobe à la suite de l'injustice du gouver- 
nement ontarien qui vient de prendre i'odieuse 
décision de supprimer les écoles françaises en 
Ontario. Peu de francophones du Qu6bec se  
montrent alors disposbs A donner leur sang pour la 
couronne et  l'empire britannique. 

A Mont-Laurier m&me, le conseil municipal, 
composé du maire Jean-Baptiste Forget et des 
conseillers Benjamin Laurin, Aidéric Ouellette, 
Ephrem Sabourin, Placide Bertrand, Ovila 
Boisvert et Godfroy Lamarche, prend une position 
trPs ferme et dénonce unanimement l'attitude du 



Opposition à la guerre 
"Nous aimons la France, nous admirons 

l'Angleterre, mais nous croyons que noire 
premier devoir appartient à lo patrie où Dieu 
nous a fait naître, où six générations nous 
attachent au sol". 

Henri Bourassa, 1916 
"Si nous devons conquQrir nos liberiés, 

c'est ici que nous devons rester ... j'irai plus 
loin, je dirai que chaque sou dkpensé dons le 
Québec pour aider d l'enrôlement des 
hommes est de l'argent volé d la minorité de 
I'Ontorio ... Ce n'est pas dans les tranchées 
des Flandres que nous irons conquérir le 
droit de parler français en Ontario si nous 
n'avons pu l'obtenir ici ... " 

Armand Lauergne, 1916 

gouvernement d'Ottawa. Copie de la résolution du 
conseil est envoy4e au chef de l'opposition Wilfrid 
Laurier et un député fédéral, Honorb Achim. Ce 
dernier se joint au  conseil de Mont-Laurier et A des 
milliers d e  Qu6bOcois pour dénoncer le projet 
Borden. Achim est un tribun assez remarquable et 
il n'hésite pas B déclarer a la Chambre des 
Communes que la querelle sur cette affaire peut 
amener le dislocation du pays et si cela survient, ce 
ne  sera pas le fait du Québec mais de  l'Ontario où 
i'on ne respecte pas la minorité francophone et où 
le capital opprime la classe ouvri&re et o ù  les 
industriels s'elforcent de restreindre la libertb de 
commerce. 

Par la même occasion, Achim annonce qu'il 
quitte son poste de député de Labelle a la Chambre 
des  Communes. Peu après, en décembre 1917, il 
permutera avec Hyacinthe Fortier et deviendra 
déput6 à Québec, dans le gouvernement de Lomer 
Gouin. 

Afin de trancher le dilemne de la conscription, 
Borden fait alors appel au peuple; son pari; est 
report4 au pouvoir par le vote des provinces 
anglaises alors qu'il est fortement battu à travers le 
Quebec francophone. 

Dans Labelle et A Mont-Laurier. le vote anti- 
conscription est massif et Hyacinthe Fortier 
l'emporte facilement. 

Mais malgré la forte opposition rencontrée au 

Québec, le gouvernement fédéral va faire passer sa 
loi imposant le conscription. 

Pour éviter I'enrblement, plusieurs jeunes gens 
se marient à la hSte et plusieurs autres fuient la 
région montréalaise pour venir se réfugier dans le 
nord. Et il n'est pas une paroisse de la région qui ne 
verra arriver ces nouveaux cousins ... montr6alais. 

La grippe espagnole 

A l'automne 1918, un nouveau probkme fort 
sérieux vient bouleverser la vie du village. Avec la 
lin de la guerre et le retour dZurope des soldats 
canadiens, une importante épidémie d'influenza, 
appelée "grippe espagnole" se répand rapidement 
A travers tout le Québec. 

Les services d'immunisation sont alors plus que 
rudimentaires et ils sont rapidement débordés. 
L'épidémie frappe comme l'éclair entre septembre 
et dPcembre 1918. Plus d'un demi-million de 
Québécois sont alors atteints de cette grippe et l'on 
dknombrera bientôt près de 14,000 morts dans le 
Québec, dûs à cette épidkmie. 

Comme partout dans le Québec, la population 
de Mont-Laurier vit dans une  inquietude intenable 
car on est dépourvu de tout reméde efficace. II y a 
des malades dans toutes les familles. Les médecins 

- 

-- 
Meiuren h prendre Dour ln prbvenir 

et pour anrayer i e m  ravagei 

h Criupr Eqipmle emt iii mdidle ronh&nw a u &  r u  i n  t a m e  am4 
se renmniwr rur ioi l  d i n i  l m  uilm il Ici WEU~LIOIU du net .  dr L l œ # i  
r i  d i s  branrhrb ta -Ili c ldraooa  n'II. m a l  -IN rnoelaars-  
mrnl. mrilronl L r 4 d . h  1 lm m M m i m  *O tmbi qui v o m i  m n  
d i  I ' ~ l ( r ~ ~ c d .  
1'-Nc w u i  mlannc~ pii o u m  m a .  m i l i  rini w d t n b  I Ch:i:hii 

d i u i r r i  iu j r r i  de convrrwtios q u i  Ir Gripp II obrnra  Is mkui 
p ~ i l i i c  in r k I < i  Iümtoirinr dr I'hyti#w. 

2.-Eviiei lri Iouki, I o y u  I r i  dunknr I c i i i r u a b l ~ m i ~ l ~  qul  i r v d ~ a t  

-7 

)a conurninilbn. 
J'--Rr,vice~ l'air 1 oltlmi purnmi2 mplmx wl h n u  rt rafi VI 14 t m ~ h t .  

C h e ~ h f r  Ic mlril  - I I  Iur lu aomr* - e t  rindai.vooi 1 v s i  
a 0 ù n  ,id a i  pouiblt. 

4*.-Tesci omwrir la l r n l i k  dr *Un thimbri  b ~ r i t b t r  Ii a u ~ t i i c t i l r  de 
i o t ~  b u m u  h jour 11 ~ ! b ! b .  

J m , - C h o l i l w r  uni nounlluri mulrninl i  r t  d i  d ;mi lm I i dk  r i  mi, 
Liguri.Li coov~niblcmtnt. 

4.-l.vu.uoui M u l l u n  lu mdoi  I 4 b r t  k a  nma. 
7.-Eiripfoyri d o  ~ i r ~ i d m n  ul ins rnitln e t  mir. IL'Eiv Purrallur 

Il7ri. rirht i n  uli nt loul i  indlquh p u r  cci ~ n r p u l i m u ) ,  r i  f i i l c i  
i ~ , s l  d i i  viwii~tbri i  drni  f i  n i i  t l  la #crac i v e  du Hi iokurn 
Iigmiidt qul m n l i r ~ t  du Cimpbm, du Menthol rr k I ' E u c i b p i d  



du village oeuvrent jour et nuit mais la maladie est 
fortement contagieuse et pernicieuse. 

Le conseil municipal recommande A la 
population d'éviter tous les rassemblements qui 
favorisent la contamination. Les &coles et les 
autres endroits publics sont fermés et tous les 
voyageurs arrivant à la gare sont surveillés et 
avertis de la situation dans le village. On fait poser 
des affiches dans le village pour indiquer toutes les 
précautions a prendre. 

Certaines maisons sont placardées et on Lente 

d'isoler les malades le plus possible. La situation est 
alarmante et  on doit mettre sur pied u n  hôpital 
temporaire dans une maison du village. On 
dénombrera plusieurs morts et pour éviter la 
contamination, les services funéraires se font 
rapidement, sur le parvÏs de l'église, sans entrer 
dans la nef de la cathédrale. 

L'épidémie va se résorber avec les Iro~ds de 
décembre et de janvier, mais elle laissera dans 
l'imagination populaire le souvenir d'un danger 
terrible dont on parlera longtemps. 



LA VIE ÉCONOMIQUE 

L'agriculture 

L'appel A la colonisation des cantons du nord 
lancé par le curé Labelle et les Sociétbs de Coloni- 
sation est d'abord une tentative de mettre un frein à 
l'exode des Qu4bécois vers les états américains 
mais c'est aussi une  étape vers la mise en place 
d'une économie axée sur l'agriculture. 

Les colons, accrochés aux rives de la Libre, 
dans la région du rapide de l'Orignal, rasent la foret 
afin d'y driuelopper un territoire agricole. 

L'agriculture issue de la colonisation demeure 
longtemps une économie de subsistance. Le colon 
établi 21 l'Orignal produit avant tout pour nourrir sa 
famille. Pendant des années, faute de bons chemins 
et de voie ferr&e, il n'a pu être question 
d'agriculture commerciale; en territoire de 
colonisation, les voies de communication sont 
souvent impraticables. 

S'il y a surplus dans la production, la seule 
posçibilitk de vente demeure les chantiers 
forestiers qui jalonnent la Liévre et ses affluents; les 

Travail sur la ferme 
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Plus d'aide pour le colon 
"Le colon qui senjonce dons la forêt, y 

demeure presque sans assistance; le 
gouvernement ne fait rien pour lui. Ce 
d4plorable régime doit prendre f in: ou lieu de 
proclanier des surplus, aidons les colons! 
Employons notre excédent budgétaire au 
lancement d'une politique de colonisation 
intensive. C'est le seul moyen d'assurer 
I'avenir de la province de Québec ... ". 

Jean Prévost, 
député de Terrebonne, 1908 

- 

marchands de- bois sont toujours intéreçsés A faire 
l'achat de certains produits agricoles qui leur 
coiitent ainsi beaucoup moins en comparaison de 
ce qu'ils doivent parfois faire monter d'assez loin 
pour alimenter les chantiers. 

Le colon, son bpouse et les plus vieux des 
enfants défrichent et ensemencent leur lot dans le 
but d'arriver a une certaine autosuffisance, mais il 
lui manque toujours un revenu d'appoint. Pour 
obtenir un peu d'argent, le colon-agriculteur doit 
offrir ses services et ceux de ses fils aînés au 

marchand de bois qui exploite la region et qui est 
trhs heureux de trouver sur place cette main. 
d'oeuvre dei21 expérimentée et à bon marché. 

Depuis l'automne jusqu'aux labours du 
printemps, le colon-agriculteur part bûcher pour 
les Maclaren avec ses fils les plus robustes. 
L'épouse et les plus jeunes enfants vaquent aux 
travaux de la ferme pendanr ce temps. 

Le travail de colon est exigeant mais celui du 
bûcheron ne I'est pas moins: les hommes, des 
l'adolescence souvent, bûchent de la barre du jour 
à la noirceur, rentrant mouil[és jusqu'à la ceinture 
après ces longues heures de travail. On verra 
mème certains exploitants forestiers faire pression 
sur le gouvernement pour qu'il interdise au colon 
de vendre du bois coupé chez lui, sur son propre 
lot, dans l'espérance sans doute, qu'il demeure 
assez pauvre pour rester captif de ce travail de 
bûcheron durant les mois d'hiver. 

En 1901, la colonie du Rapide-de-l'Orignal est 
encore fortement orientée vers ce type 
d'agriculture de subsistance, mais bientôt, et 
spbcialement avec l'arrivée du chemin de f,?: 
jusqu'a la Liévre, I'4conomie agricole va connaitre 
u n e  première t ransforrnation. Les premiéres 
petites entreprises liées B l'agriculture, beurreries, 

Draveurs sur la Kiamika prés du village de Lac des Écorces 
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Colons us marchands de bois 
"Cependant, il (Gouin) dut entendre un 

réquisitoire du ddpu td Major contre les 
marchands de bois. Moior nie q u b n  puisse 
être à la lois l'ami des colons et l'ami des 
marchands de bois; il somme la I4gislature et 
le gouvernement provincial d'opter pour les 
uns ou pour les autres". 

Robert Rumilly 

La rentrbe du foin 

fromageries, tannerie, sont mises sur pied et 
offrent de nouveaux débouchés pour la production 
agricole. 

En 1901, Euclide Phaneuf ouvre une premiPre 
beurrerie-fromagerie dans le viHage, à deux pas du 
pont, dans le quartier du rapide. 

A la m@me époque, le mouvement coopératif fait 
ses premiers pas au Québec et, au Rapide-de- 
l'orignal, le curé GBnier, documenté sur la 
question, propose aux cultivateurs de la paroisse 
de former un Syndicat agricole. L'idée est bien 
accueillie et en 19û7, Ie Syndicat mutualiste appelé 
"Société de fabrication de beurre et de fromage de 
la paroisse du Rapide-de-l'Orignal" procéde a 
l'ouverture d'une fromagerie coopérative sur la rue 
du pont, dans le haut-du-village. Alphonse 
Bélanger en devient le premier président et 
Rodrigue Gauthier l'assiste dans cette tache. Le 

barratage domestique fai.t alors place a u  barratage 
industriel. 

Ces entreprises locales liées à I'agriculture 
rPpondent parfaitement aux volontés du gouver- 
nement Gouin et principalement aux voeux du 
sous-ministre de I'agriculture, Georges-Auguste 
Gigauit. Ce dernier d&sire redonner A I'agriculture 
l'importance et l'élan perdus. Véritable chef 
d'orchestre de cet te relance agricole, il parcourt le 
Québec pour inciter les agriculteurs à se regrouIier 
en coopératives qui contrôleront mieux la qualit+ 
de la production. 

Malgré l'opposition du député Henri Bourassa 
qui y voit un contr8le abusif de I'Etat, Gigault 
souhaite la nomination d'inspecteurs gouverne- 
mentaux dans les regions agricoles pour contrdler 
la qualité du produit et permettre ainsi aux 
coop4ratives une meilleure concurrence avec le 
Board of Trade de Montréal qui monopolise tout le 
marché montréalais. 

Le sous-ministre invite égaiement les 
cultiuateurs à cesser leur méfiance pour les 
agronomes du gouvernement, que trop d'entre eux 
considèrent comme "des cultivatuers à collets 
blancs qui ont  appris I'agriculture dans les livres". 

Gigault connajt bien la région du Rapide-de- 
l'Orignal où il rend régulièrement visite à sa fille 
Blanche Alice et h son gendre Anthime Dubreuil, 
maire du village. De retour d'un voyage au  
Dariemark, Gigault est d'ailleurs invite à donner 
une conférence agricole d la salle du Cercle, au 
Rapide-de-l'Orignal. I l  se dit convaincu qu'il faut, 
comme déjà fait au Danemark, adapter à 
I'agriculture le mouvement mutualiste lancé A Lévis 
par Alphonse Desjardins. II souligne que la mise sur 
pied de petites entreprises agricoles locales permet 
de garder dans le village des jeunes qui seraient 
attirés par le travail à Montréal. 11 annonce aussi la 
venue au Rapide-de-l'orignal d'un expert danois 
qiii viendra aider le Syndicat agricole local a mettre 
sur pied un abattoir coopératif. Et A sa demande, le 
ministre Honoré Mercier fils, viendra lui-même 
constater les progrés de I'agriculture à Mont- 
Laurier. 

En 1914, une  autre entreprise liée b I'agriculture 
est mise en marche. Le c o m r ç a n t  Zotique Reno 
du  bas-du-village, inaugure la Tannerie 
Coopérative du Nord où les éleveurs pourront 



écouler les peaux d'animaux. La nouvelle 
entreprise est située dans le quartier de la gare, 
près de la riviPre. 

l 
l Pour sa part, le consejl municipal envisage 

sérieusement l'achat et l'aménagement d'un vaste 
terrain dans le centre du village, afin d'y établir un 
marché public qui deviendrait obligatoire pour tous 

1 les cult~valeurs-maraîchers de la région qui 
désirent vendre leurs produits dans le village. 

Le conseil est Qgalement très heureux de la 
décision du gouvernement québécois de faire d u  
Rapide-de-l'Orignal I'un des centres d'arr&t du train 
d'exposition agricole qui parcourt le Quebec. Ce 

La tannerie de Zoticiue Reno 

Travail sur la ferme 

1 

train stationne durant une journée o u  deux à la 
gare du village où tous les cultivateurs de la région 
peuvent prendre connaissance des nouveaux 
instruments agricoles. Le train est &gaiement 
l'occasion d'une exposition d'animaux. Tout le 
village, curieux, est rendu à la gare et même les 
séminaristes obtiennent une permission spéciale 
pour s'y rendre. 

- 

Visite d'Honoré Mercier Fils, 
en 1914 

"Honoré Mercier, visita seul, sans le 
Premier Ministre Gouin, le comté de Labelle, 
jusqu'd Mont-Laurier. Au temps du curk 
Labelle et du père d'Honoré Mercier, il n'y 
auait Id, au bord de la Lièvre, qu'une halte 
forcde par les canots, arrétés par le rapide de 
l'Orignal. En 1914, Mont-Laurier est devenu 
siège épiscopal. Mgr Brunet loge encore ou 
presbytère; une chapelle de bois tient lieu de 
cathédrale; mais la corporation diocésaine 
lait construire un palais épiscopal et la 
commission scolaire, une académie. Les 
colons ont d leur portée IQ gélinotte et 
l'orignal dans la for&, la truite et I'achigan 
dans les lacs; mais la chasse et la pêche ne les 
distraient pas du travail de la terre; ils 
songent d se cotiser pour jonder un abattoir 
coopkratif. Un chemin carrossable de 25 
milles, le chemin Deuiin, relie Mont-Laurier 21 
Maniwaki, les colonies de la Lièvre d celles de 
la Gatineau, qui peuvent descendre d 
Montréal, par Mont-Laurier, sans passer par 
Hull ". 

Robe+t Rurnilly 

L'industrie forestiére 

Plus d'un demi siécle avant l'arrivée des premiers 
colons-agriculteurs au rapide de l'Orignal, la 
richesse forestibre de la haute Liévre fait la 
convoitise des marchands de bois. Chaque hiver 



amPne son armée de bûcherons et de forestiers au 
service des Bowman, Bigelow, Hamilton et 
Thompson. Gibb, Ross et Maclareti. 

Cette exploitation de la forêt n'entraîne 
cependant aucun développement économique 

Exploitation des richesses 
naturelles 

"Modifions la loi. Obligeons les industriels 
américains cl transjorrner le bois sur place, d 
Ionder des usines dans la province. Assurons 
enfin par la location plut0t que par Io vente, 
la mise en valeur, I'exploitotion de toutes les 
sources d'énergie hydraulique, richesse 
nationale". 

Henri Bourassa, 2903 

Richesse forestitlre 
"11 y a du bois blanc et du beau merisier en 

' 

quantité et de premi6re qualiid. Vous pouvez 
avoir ici une grande industrie de bois. On a 
cent cinquante milles de rivières /lot tables en 
haut d'ici, et ça peul donner du bois pour des 
années et des années, et donner un  revenu 
considkrable au gouuernement. .. et pliis celo 
serait notre château-fort ù nous auires les 
Canadiens-français.. . ". 

Soiime Alix, 1902 

pour les cantons dans le haut de la Lièvre car 
I'activité des forestiers est uniquement la coupe du 
bois qui est ensuite drainé vers le sud de 
l'Outaouais par un flottage de plus de ceni milles 
sur la riviére. La région de la Haute-Liévre et de la 
Kiamika sont essentiellement perçue comme des 

Draveurs B l'oeuvre sur la Li&ure 
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Draveurs B l'oeuvre sur la Liévre 

vastes et riches régions forestières d'où l'on peut 
tirer le bois. Mais on a jamais songé A y installer une 
industrie majeure de transformation qui aurait pu 
compldter l'&conomie agricole qui tentait d'y 
prendre racine. 

Et meme lorsque le gouvernement Gouin, par 
nationalisme économique, interdit l'exportation du 
bois de pulpe sans avoir d'abord &tb transformh au 
Québec, la richcsse forestiére des cantons du 
Nord continuera A glisser sur les riviéres pour 
permettre le développement kconomique de la 
région frontali6re du  Québec. 

La construction de moulins A scie constitue les 
premiers investissements rkgionaux liés a 
l'économie forestiére. L'incapacitk de faire flotter le 
bois franc sur une longue distance explique 
l'établissement de plusieurs scieries dans le haut de 
la Libre. L'abondance et la variété des essences de 
bois dans toute la région viennent donc assurer une 
seconde vocation économique au village de Mont- 
Laurier. Au Rapide-de-l'orignal même, les moulins 

à scie apparaissent assez tôt aprks l'arrivée des 
premiéres familles de colon et déjà, en 1888, Solime 
Alix et Adolphe Bail mettent en marche un petit 
moulin à scie, près de la terre que défriche Charles 
Bock. Peu après, en 1895, Joseph Limoges fait 
construire son moulin h scie sur la rive sud la 
hauteur du rapide de l'orignal. Le moulin utilise la 
force du rapide. On y ajoutera une meule à farine 
quelques mois plus tard. 

En 1903, le mécanicien Wilfrid Chartrand. le 
menuisier Am6dée Chartrand, le marchand Jean- 
Baptiste Forget, l'hôtelier Napoléon Bélanger, le 
forgeron-huiçser Adrien Trudeau et le cultivateur 
Joseph Forget forme la soci4t6 "Chartrand et 
Compagnie" pour construire et opérer un moulin à 
scie à l'embouchure du ruisseau Villemaire qui se 
jete dans la Libre. Deux ans plus tard, Forget et 
Trudeau demeurent les seuls propriétaires et aprhs 
le décés de ce dernier en 1909, le commerçant 
Jean-Baptiste Forget vend son entreprise de sciage 

Samuel Ouellette qui deviendra un entrepreneur 
d'importance dans tout le nord. 



La scierie Chartrand et Co. 

Travailleurs l'oeuvre A la scierie Laframboise du Rapide 

Au Rapide-de-l'orignal, A la sortie du village vers la demande de bois de construction et de bois 
Ferme-Neuve, on retrouve la scierie Laframboise d'oeuvre s'accroit rapidement dans la region 
auquel s'associe le docteur Godard. Et plus en m4tropolitaine. Le prolongement de la voie ferrke 
amont, au rapide de la Tortue, Joseph Blais [ait jusqu'à la Ligure va permettre un développement 
chantier et o p h e  son moulin h scie prés de la remarquable de l'industrie du sciage à Mont- 
riviére. Laurier. Les permis de coupe Qmis dépassent 

bientat les cent millions de piéds annuellement et 
Mais, la production de ces premi6res scieries est d.une cenWno de a 

quasi au marche local. de diverses importances, permanents ou portatifs, 
apport  économique n'est pas négligeable dans un rayon de quarante milles autour du cependant car I'op4ration de ces moulins améne la terminus ferroviaire & Mont-Laurier. La trhs  grande 
création d'un certain nombre d'emplois, depuis la. majorité de la production est acheminbe vers le coupe en forêt, le transport au moulin, jusqu'a 
l'opération du sciage lui-même. marché montrCalais et m&me vers les march&s 

américains et d'outre-atlantique, depuis le Dort de  
- 7  - 

Avec le XXe siacle et l'urbanisation du Québec, Montréal. 



Cou< à bois dans le bas-du-village 

Et à celte nouvelle et croissante demande de 
bois de construction et de bois d'oeuvre, s'ajoute 
tout ce besoin de bois de chauffage pour ces 
milliers de nouveaux logementsqui se coristruisent f g  + .  

à Montréal. >-v 
;$% t 

A Mont-Laurier, le quartier du bas-du-village, -@ 
. 2' 

r "7 

développé autour de la gare, prend rapidement .-. ;; 7 A "  L 

:#<;/& A -7 
l'aspect d'une vaste cour A bois où le bois s'empille - .  1 .  . _  3 

. a 1  - . .  . ." 97. - et s'eiitasse partout aux abords de la voie ferrée - i 

avant son expédition vers les marchés montréalais. ,w -. .. 
i i t .  

" - v q *  

Par journées de grande chaleur, une odeur de : -. + :y- 
I I .  

rksine se répand partout dans le village. 

Certaines entreprises; la scierie "Eagle Lumber" La scierie "Eagle Lumbern 

Le moulin à scie "Eagle Lumber" 



de Séraphin Rock, la "Scierie de Samuel Jean-Baptiste Forget à l'embouchure du ruisseau 
Ouelle tte", connaissent une act iv i té  t rés Villemaire. Apreç agrandissement, le moulin A scie 
importante et procurent de nombreux emplois. de Sam Ouellette va rapidement de l'avant jusqu'à . . 

devenir l'entreprise de sciage la plus active dans 
Pour sa part,  Samuel Ouellette, surnommé toute le nord. 

Bidou, ne manque pas d'initiative et d'audace. 
C'est un  entrepreneur-né et peu de choses Iiii font Ouellette est dynamique et i l  compte des 
froid aux yeux. Forgeron et maquillon de son acheteurs jusqu'en Grande-Bretagne. Pour 
métier, i l  est parti de Val Morin pour venir s'établir répondre à la demande sans cesse croissante, il se 
à Ferme-Neuve d'abord, dans l'espoir d'y voir porte acquéreur de divers autres moulins dans la 
arriver le chemin de fer. Face au retard de ce région et il en vient à opérer 4 scieries simultané- 
prolo~igement des rails, i l  revient à Mont-Laurier, ment dans la région. 
OU il se porte acquéreur du petit moulin à scie de 

Le moulin A scie de Sam Ouellette 
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Samuel "Bidou" Ouellette 

A Mont-Laurier, près du ruisseau Villemaire, son 
moulin tourne 24 heures par jour et emploie plus de 
cent hommes et cent paires de chevaux qui ne 
cessent de faire la navette pour transporter le bois 
depuis le petit lac Pionnier entre Mont-Laurier et 

Ferme-Neuve jusqu'; la scierie. Ouelleiie devient 
le plus important employeur de la région. Pour 
diversifier son entreprise, i l  se porte acquéreur de 
la manufacture d e  portes et châssis de Napoléon 
Blais située à quelques pas de sa scierie, sur le 
ruisseau Villemaire. 11 est également à l'origine d e  la 
mise sur  pied de la "Fonderie M o n t  Laurier" o ù  l'on 
usinera diverses piéces pour voir à la réparation 
des moulins a scie et de la machinerie agricole de 
ioute la région. La fonderie, situke au pied du mont 
Laurier, sur la rue du pont qui s'allonge jusque là, 
est ensuite cédée a Elphège Régimbald et Aldéric 
Tassé qui entreprendront la fabrication de diverses 
autres piéces de fer et de fonte, tel des chaudrons 
de cuisine et des jouets pour enfants. 

En plus de ces diverses entreprises très 
florissantes durant les années de prospbrité après 
la lére guerre, Ouellette se voit aussi confier les 
plus importantes construction d u  village: évPché, 
acadbmie, séminaire, cathédrale. II était reconnu 
comme travailleur et consciencieux, mais son 
aventure industrielle va connaître une expérience 
trés difficile alors que la faillite de l'un de  ses 
importants acheteurs de Grande-Bretagne va lui 
occasionner de  lourdes pertes financieres. La 
scierie de Samuel Ouellette devra fermer ses  
portes pour un temps, et  ces difficultés linanciéres 
ne seront pas sans miner le Mgendaire Samuel 
"8idou1' Ouellette qui va mourir à l'âge de 55 ans  en 
1932. 



Manufacture de portes et châssis d e  Sam Ouellette 

A 4. 
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La "Briquade" 

En ce début du XXe siècle, l'agriculture et 
l'industrie du sciage sont les deux fers de lance de 
l'économie de Mont-Laurier, mais d'autres 
tentatives industrielles retiennent l'attention. 

A ce titre, la mise en opbration d'une briqueterie 

La fonderie "Mont-Laurier" 

au Rapide-de-l'orignal constitue une initiative 
int4ressante. 

La "Briqueterie Rapide-de-l'Orignal" que le 
langage populaire désignera comme la "briquade", 
voit le jour vers 1905, sur la rive nord de la riviére, 
un peit en bas du rapide lui-même. 

La quantitQ de l'argile de l'endroit justifiant une 



La Briqueterie de 

Rapide de l'Orignal 
exploitation sur une base industrielle, le docteur Dirigée par John Leboeuf, l'entreprise emplgiera 
Oscard Godard et le curé Alphonse Génier une quizaine d'ouvriers. 
s'associent à l'entrepreneur Sav 
dé marr,-- I#- -A ---- :-- 

aria pour faire 
r r  I erltreprlw. 

La plupart des écoles de rang, quelques maisons 
dalis le village et à la campagne. le magasin de la 

Au départ, l'exploitation se veut 
la brique qui y est fabriquée est 
rJour I'Qection de cheminées. Mais 

assez modeste: Maclaren, l'académie, le premier iuêché, le 
surtout utilisée premier séminaire, le couvent des Soeurs Notre. 
avec la Dame et d'autres construtions, utiIiseront la 

mode de finir l'extérieur des maison avec de [a brique de la "Briqueterie Rapide-de.l'Orignal" pour 
brique, la terre glaise de la fabrique devient de plus la finition extér~ecti-e. 
en plus en vogue. 

La briqueterie du Rapide-de-l'Orignal 
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Ouvriers à l'oeuvre A la briquade 

Systéme téléphonique 

Pour la premiére fois, en juin 1910, i l  est 
sbrieusement question d e  l'établissement d'un 
service téléphonique dans le village de Mont- 
Laurier. Le concepteur de ce futur réseau 
tbléphoniqlie est I'industtiel EugPne Daniç du 
village de l'Annonciation. Ce dernier exploite 
d'ailleurs un systérne semblable sur la Rouge et i l  
voudrait bien relier son rkseau un autre qu'il 
Qtablirait sur la Liévre. 

Danis obtient des autoritbs municipales le 
privilège exclusif pour exploiter un systbme 
téléphonique dans Mont-Laurier, avec un 
raccordement au réseau de la Compagnie Bell 
dunt le s u v i c e  s e  rend jusqu'd Labelle. 

Le projet Danis prévoit relier Mont-Laurier h 
Nominingue et l'Annonciation. il prévoit également 
des lignes de raccordement vers Kiamika, Ferme- 
Neuve, lac des Ecorces et Notre-Dame du Laus où  
la Compagnie Maclaren exploite déjà un service Ouvriers à l'oeuvre h la briquade 





Jean-Baptiste Reid 

rkgulariserait la crue des eaux. II kcrit ses 
commentaires sur ce point au quotidien "La 
PresseJ' de Montréal en 1903, dans l'espoir d'y 
intéresser d'bventuels entrepreneurs. 

Le premier qui se montre intéressé par ce projet 
de pouvoir hydro-électrique au rapide de l'Orignal 
est l'écossais Jean-Baptiste Reid de Sainte-Agathe. 

Aprds reconnaissance des lieux, il démontre 
beaucoup d'intkrêt et finalement, en octobre 191 1, 
son épouse, dame Eliza Pelletier, se porte officiel- 
lement acquéreur d'une partie du lot d e  Solime Alix 
avec droits de grhve et de pouvoirs d'eau. Et Jean- 
Baptiste Reid acquiert du cur6 Génier, les mdmes 

droits sur le lot 24 de la rive sud. 

Après l'obtention de l'autorisation du conseil 
municipal pour procéder à la pose des poteaux et 
des fils nécessaires dans le village, l'industriel Reid 
entreprend la construction d'une usine productrice 
ainsi que I'&rection d'une nouvelle digue qui 
traversera le rapide sur toute sa largeur afin de 
maintenir un niveau d'eau régulier pour l'usine. 

Compte tenu des moyens physiques disponibles 
à l'époque, au début du siècle, la construction dela 
digue en particulier, s'avére un travail colossal. 
Aprés les premiers, travaux, Reid réalise qu'il lui 
sera financiérement difficile de réaliser tout ce 
travail seul. II entreprend alors la formation d'une 
société à actions pour l'aider au financement. 

Ainsi naît la "Laurentian Water and Power". 
Jean-Baptiste Forget devient le président de 
l'entreprise, Solime Alix, le cur4 Alphonse Génier, 
Euclide Phaneuf, Ephrem Sabourin, Zotique Reno, 
Samuel Ouellette, J. Antonio Matte, Joseph 
Ouellette et quelques autres deviennent les 
actionnaires de I'entreprise. Jean-Baptiste Reid, 
concepteur du projet, demeure le gérant de 
I'exploitatoin. 

Grdce 21 cette nouvelle entrée de fonds, le travail 
de mise en opération est complété et, à l'automne 
1913 au moment où Mont-Laurier accueille son 
premier évêque, les premiers commutateurs 
électriques fonctionnent déja dans le village, a la 
grande joie de tout le monde. 

Second4 de son fils Rosario, Jean-Baptiste Reid 
ajoutera une meule A farine, un tour à bois et même 
un moulin 21 carder à son usine. 

En 1917, la Compagnie Générale de pulpe de 



L'usine électrique de Jean-Baptiste Reid s u r  le rapide de l'orignal 

Montréal amorce ces discussions avec l'entreprise 
d'électricité de Mont-Laurier pour l'établissement 
d'une usine de pulpe. Le projet ne se concrétisera 
pas mais, malgré ce revers, l'impact économique 
de l'usine hydro-électrique sera considérable pour 
le développement et l'affirmation de Mont-Laurier 
comme centre économique de toute la rbgion. 

Tourisme naissant 

Le prolongement de la voie ferrée jusqu'h Mont- 
Laurier est venu consolider l'économie agricole et 
développer l'industrie du sciage, mais le chemin de 
fer v,; aussi donner naissance à l'industrie 
touristique dans toute la région. 



Chasseurs dans les forgis de la Lièvre 

Déjà, les montagnes des basses Laurentides 
attirent des centaines de Moritréalais amateurs de 
ski et la voie ferrée du nord est devenue un 
importarit facteur pour l'essor de cette industrie 
touristique. 

La r4gion de la riviere du Liévre ne sera pas 
touchée par cette premiére vague de touristes mais 
plutbt par le tourisme arriateur de chasse et pêche. 

Avec I'industrialisation du début du siècle et 
l'essor économique d6 a la Ière guerre, la sociét6 

"' "BI- 
t 

Une route nationale 
"Le réseau routier est toujours en retard 

sur les exigences de I'automobilisme ... Le 
ministre (Perron) examinera les projets 
suivants: route de Lévis d la pdninsule de 
Gaspé, le long du fleuve; route de Montréal d 
Mont-Laurier; route de Sherbrooke à 
Montréal ... I'ére du tourisme ne surprendra 
pas la province au dépourvu". 

Robert Rumilfy 

n;cintrkalaise change; les salaii-es augmentant et les 
heures de congés également. Longtemps r4servee 
a une élite, l'expédition de chasse ou de peche dans 
les hautes Laurentides deuient de plus en plus 
acce:;cible à un plus yi-and nombre. L'automobile et 
le train aidant, les deplacements se font plus 
rapides et plus nombreux. 

La beautd sauvage de la région de Mont-Laurier 
attire de plus en plus les amateurs de plein air, 
chasseurs et pècheurs, qiii montent jusqu'à la 
Liévre avec le petit train du Nord. Les hôteliers de 
la rkgion, autant à Ferme-Neuve, Val-Barrette que 

Conseil de ville présidée par le maire J .A.  Matte 



Trophdes de chnsse 

Mont-Laurier, organisent et offrent tous les la vie commerciale du village est assez restreinte, 
services voulus pour satisfaire cette nouvelle mais avec l'arrivée rkguliérede plusieurs familles de 
clientèle. colons, la population augmente et nécessite 

certains services commerciaux. 
Un nouveau volet économique vient s'ajouter à 

la vie de Mont-Laurier et le conseil municipal, dirigé 
par le maire Antonio Matte, ne reste pas inactif. On 
fait publier quelques pages de publicité su r  les 
attraits touritiques de la région dans l'importante 
revue "Hunting and Fishing" et on fait aussi 4cho à 
la promesse électorale du  gouvernement 
québécois de construire une grande route 
nationale qui reliera la région métropolitaine la 
région de Mont-laurier. 

Rapidement, la region va acquérir la réputation 
d'un paradis de chasse et de pêche d'où l'on ne 
revient jamais bredouille. 

La vie commerciale au rapide 

Au cours des premières années de colonisation, 

Les premiers pionniers, Alix et Bail, les fréres 
Fortier, cddent quelques emplacements sur leurs 
lots pris en 1885 et les premiers commerçants: 
forgerons, hbteliers, voituriers, marchands- 
généraux, établissent leur commerce. La vie 
commerciale prend forme sur les deux rives du 



Vue de la rue du Portage 

L'Hatel Centrai du Rapide 
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rapide de l'orignal et au tournant dusikcle, la vie du 
village s'organise. 

Du côté nord de la rivi&re, le village prendle nom 
du quartier du rapide et se développe principale- 
ment B la sortie du pont et sur la rue du portage qui 
longe la riviese. 

L'HBtel Central est uneauberge trés fréquentée, 
spécialement à l'automne et au printemps alors que 
les nombreux forestiers qui montent ou descen- 
dent la Lièvre y font halte. 

A la sortie du pont-couvert, la beurrer~e Plianeuf 
est en opération à tous les jours et de l'autre côté 
du bassin, en face, Jean-Baptiste Reid et son fils 
Rosario opèrent le pouvo~r 4ectrtque et une 
moulange. 

Près du bureau de poste tenu par Solime Alix, on 
peut s'offrir une bière d'épinette qu'Ephrem 
Sabourin embouteille lui-même A l'arrière de  son 
magasin-général o ù  il présente aussi les premiers 
films muets dans le village. 

En face de l'hôtel, le charretier Benjamin Laurin a 
fait construire son magasin général o ù  il offre des 
poignhes de fer A repasser, des musiques A 
bouche ou des cordes A violon. Laurin sera aussi le 
premier dbpositaire des automobiles de marque 
Ford. En 1919, Alcide Boudreault inst;i:le, dans le 
magasin Laurin, un premier appartement conçL 

pour la prise et  le développement des 
photographies. Trois ans plus tard, Boudreault 
devient propriétaire de la maison de Louis-Norbert 
Fortier, de l'autre c8té de la rue, voisine de l'Hôte1 
Central, il va y installer sa famille et son sttidio. 

Alors que les dames s'arrêtent au magasin de 
Madame Barrette pour acheter de "l'indienne" ou 
de l'excellente cretonne, les maris prbférent 
descendre un peu plus loin sur la rue, au magasin 
Bélec pour se procurer un  crachoir et de l'excellent 
tabac à chiquer. 

Dans les rangs, la fabrication du pain est une 
allaire domestique mais dans le quartier du Rapide, 
les villageois peuvent se procurer le pain chaud à la 
boulangerie des fréres Portelance sur la rue de 
l'école ou A la boulangerie Deschambault, en face 
du magasin Bélec. 

Pour le service de la forge, Ferdinand Larose est 
fort reriommé alcirs que les réparations de voiture 
sont confiées au  voiturier Juteau ou au charron 
Filiatrault. 

D'autres commerçants ont aussi pignon sur la 
rue du  Portage; le cordonnier Rodolphe Miller; le 
tailleur Félix Tliibault; la barbier Moise Thibault, 
tous les deux arrivés de Nominingue; le boucher 
Hormidas Saint-Louis et quelques autres. 

On y retrouve aussi Godiroy Lamarche qui offre 
les premieres polices d'assurance dans le village et 
i l  est également fabriquant de cercueil. 



Sur la r u e  du Portage 

La vie commerciale dans le floride", les corps et caleçons en laine et les souliers 
haut-du-village huilées $2.50 la paire. 

Dans le quartier du haut-du-village, la vie Sur la rue du Pont, à I'arriére de \'HBtel du 
commerciale gravite autour de l'église paroissiale. Rapide-de-l'orignal, Émile Lauzon s'ktablit en 
Les magasins de Jean-Baptiste Forget et de Wilkid septembre 1908 dans une sorte de petit centre 
Touchette, qui tient aussi bureau de poste, sont les commercial où l'on retrouve d&jA un forgeron, un 
plus anciens. On y offre la mélasse au gallon, les fromager, un boulanger, un sellier, un ferblantier. 
pommes sêches 2i .12 cents la livre, "l'eau de En 1912, Lauzon devient propriétaire de toute 



l'entreprise, i l  achetera la forge en 1914 et la Et pour une marchandise plus chic, le client 
fromagerie en 1917. Le magasin général d'Émile s'adresse alors chez Leonard Moncion, sur I'autre 
Lauzon offre des bas de cachemire, des poupées à coin de rue. 
.15 cents et des anneaux de mariage à $5. 

Magasin Léonard Moncion 

Le magasin Touchette sur la rue principale dans le haut-du-village 
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La boutique du forgeron Portelance 

mm- 

Le magasin Morrissette sur la rue principale 
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Le cultivateur qui s'arrête dans le haut-du-village cigarettes "Swett Caporali" A .10 cents le paquet, 
peut se procurer une hache A équarrir ou u n  rateau mais le tabac A pipe demeure encore le plus 
en bois au magasin de la compagnie Maclaren, ou populaire, avec le tabac à chiquer. 
encore des assiettes en chez Melchior 
Forgez ou des globes de veilleuses au magasin 
Tourangeau, A quelques pas du Séminaire Saint- 
Juseph. 

FM- - 

Le magasin Tourangeau prés du Séminaire 

En face de l'Hôtel Raymond, le sellier Aldéric 
Lauzon achète le magasin-restaurant de Madame 
Morissette et i l  offre des "peppermint" fortes, des 
pipes de plâtre ou de bois. On y vend aussi des 

Près du restaurant Lauzon, la Banque 
d'Hoclielaga ouvre la première succursale 
banquaire dans le village en 1912. 

La banque d'Hochelaga 

Le haut-du-village compte également d'autres 
commerçants;  les forgerons Coursol  et 
Portelance; le boulanger Gauvreault; le tailleur 
Cadieux; le plombier Antoine Larocque et son 
engagé, le ferblantier Régimbald. Arrivé en 1925, 
Régimbald s'installe sur la rue du  Pont dans le petit 
centre commercial chez Emi~e Lauzon. En 1921, 
Rkgimbald, qui vient de réaliser la toiture en tale A 
baguette sur la cathédrale et sur le clocher, se 
porte acquéreur de la plomberie de son employeur 
Larocque. 

11 y a aussi les barbiers Gagnb, Daout; le b u c h e r  
Ovila Boisvert; l'imprimeur Demers près de 
I'acadbmie; le vendeur de monument Dusçault; 
Arist~de Juteau, manufacturier de portes et chassis 
et quelques autres. 

Le haut-du-village est aussi le quartier qui 
regroupe tous les professionnels du village: les 
docteurs, Godard, Cartier, Grignon, Marcotte, 
Paquette, Major, Lacha pelle qui, Irais dipldm4 de 
I'Universitk de Montréal en 1910, vient s'établir h 
Mont-Laurier dans la maison de Wilfrid Touchette 
avant de faire construire sa maison et son cabinet 
juste cBté du magasin. 



Vue de la rue principale 

Vue de la rue principale 

DOIT A .---.-.. -- A. R A Y M O N D  
CHARRETIER GENERAL 

MAR CHAND DE FOIN, GRAlNS,  FLEUR, SON, GRU, Etc. 
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L E  N O U V E A L  k E M E D c  P q U R  

L'Gpuisemen t k r . - = - ~ x  
Les traiispiraticn~ i.icturues sont un 
signc infril1ib:e d'6;-.iisenic*I ncn-eux. 
Ellcs nffaililissen tle corps et déptimenl 
l'esprit. '.A~AYA-NEURALL" fera cer- 
tainement disparaitre cet Cti!.  11 nour- 
rit lcs nerfs avcc la LCci!lrine, 1'Clc- 
ment necessaire a13 restniiration des 
ocrls. Sous son enet les fonctions dii 
syit$me reviennent h leur état normal, 
un rommeil réparateur s'cnruit, l'appé- 
tit e t  la digestion s'amEIiorent e t  la for- 
ce qcryeuse est rukur4 t .  $1.50 la hou- 
teille. Obtenez-lc de notre agcn: local : 

DR HENRI CARTIER. 
IZAPIDE DE L'ORIONAK,. 

Maison Lalonde 

Maison Moncion 

Maison Chastes 

JI y a aussi les avocats, Lalonde et Charette; les 
notaires, Dubreuil et Jarry. 

Plusieurs se ç0n.t fait construire de belles 
résidences qui donnent un trés beau cachet 21 ce 
coin du village. Les maisons, Lauzon, Moncion, 
Chasles, Grignon, Godard, Ouellette et la belle 
Villa des Frimas, sont toutes Ci l'honneur du beau 
talent des ouvriers et des menuisiers de l'époque. 
Flavien Blouin et Abondius Juteau sont souvent les 
maîtres d'oeuvre de ces belles résidences. 



La maison Ouellette 

qui s'étend depuis le ruisseau Villemaire, jusqu'd la 
rn Vie commerciale dans le sortie du village pr& de la scierie Eagle Lumber 

bas-du-village dirigée par Arthur-Pierre Beaupré. 
Ce quartier est particuliérement marqué par 

l'intense activité que génkrent la scierie de Samuel 
Avec I'arrivke du chemin de fer en 1909, un Ouellette et le moulin Eagle Lumber de Séraphin 

troisiéme quartier commercial prend forme autour Bock; les charges de billots et de planches cjrculent 
de la gare dans la partie appelée, le bas-du-village, quasiment sans arrêt dans ce coin de Mont- 

Rue principale vers le bas-du-village 



La maison et le bureau de Ia "Eagle Lumber" 

Magasin de Zotique Reno dans le bas-du- village 
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Laurier. La majeur partie des industries de sciage y 
est concentrée. 

Le quar t i e r  compte aussi son lot  de 
commerçants comme dans les deux autres 
quartiers du village. Après s'être arr&té à la 
tannerie ou A la manutacture de portes et chassis, 
le cultivateur descend au magasin-général du 
coloré Zotique Reno pour se procurer une bande 

. -  . 
-. 

- .. 
r ,.., Li ,,Miiaiii~énër~~a, ep ot 

. . 
. . '-. * (i;imit&j -- 

DUHAMEL, QuB. 

Fieur  e t  ',"hnrdee 'aites, Fonds de 
banqueroiite e t  encan le premier lu n- 
di du chaque mois.. -: 

Agenceu,:. achats, in f~rm~hfons  e t  
échange da produits agr!coIee, e t  
manufactuds. Bois de sciage e t  d e  
tonces rn.ztf8i.e~ bratea. Logis, voitu- 
res e t  soins p o u  colons. 

-UiW VISITE EST S OLLICTTEE- 

2. REMO, Qerant. 
. r l - O  09' j.n.o.1 

de grelots ou une soupi4re en granit. Au magasin 
Lafontaine, en face du Nouvel HGtel de Zéphir 
Dor~on ,  arriv4 de Saint-Faustin, ou chez Joseph 
Thibault, o n  peut acheter des carrés de camphre, 
des scapulaires ou un corset à .9û cents. Et comme 
toutes les marchandises arrivent en vrac et qu'il 
faut tout peser, les acheteurs ont  beaucoup de 
temps pour discuter, placoter, se renseigner, se 
taquiner. 

Le quartier compte aussi ses hôteliers; son 
forgeron, Patrick David; son voiturier; son barbier, 
Hormidas Gaumont, et même une petite salle de 
cinéma oh le film muet est actualisé par un 

1 1 accompagnement a u  piano. 
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Voyageurs SI la gare 

aux industriels qui voudront y établir des 
Mont-Laurier en 1913 usines. 

"La paroisse est comprise dans les La population est de 2,800 âmes. La valeur 
canions Robertson, Pope et Campbell. Elle de la propriétg imposable de Mont-Laurier 
est située sur la riuiére du LiLure. Elle es! de 118,835 dollars. 
comprend le village du Rapide-de-l'orignal, II y a 200 terres en culture. Une 
sur la rive droite et le village incorporé de quarantaine de lots en partie défrichés sont 
Mont-Laurier, sur la rive gauche. Ce dernier disponibles. 
est le terminus de la branche nord du La paroisse posséde une &lise, huit 
Canadien PociJique, dite "des Monts écoles, trois jromageries, une manufacture 
Laurentides", il est le chef-lieu du nouveau de portes el de châssis, etc. U n  couvent sera 
district judiciaire de Montcalm. Cette construit en 1913. 
municipalitk vient de Jaire construire un On dem.ande des menuisiers, d e s  
aqueduc au prix de 35,000 dollars. U n  charpentiers, un plombier et des colons 
pouvoir hydraulique puissant se trouve non c O u rage UX". 

loin du village: iipeutjournir la force motrice Horm idas Magnan 

A I'arriv6e du train, toute la vie du bas-du-village La circulation rkguli&re de lourdes charges de 
s'anime fbbrilement alors que l'on voit accourir, des bois et l'activité commerciale grandisçante dans le 
autres quartiers, une Ioule de curieux qui veulent bas-du-village aménent le conseil municipal A 
voir descendre les voyageurs et la marchandise. reclamer la construction d'un autre pont sur la 
L'apport du chemin de fer est incalculable pour rivière. . . 
l'activité commerciale dans tout le village et les 
hôteliers des deux autres quartiers ont tôt fait 

C e  deuxiéme pont dans le village, le pont 

d'envoyer leurs diligences quérir les voyageurs Perrault, est construit en 1920. Les salaires payés 

pour mieux concurrencer les hbteliers qui sont alors de $3.25 par jour pour 10 heures pour 

s'installent A deux pas de la gare. un journalier et de $7.00 pour un homme avec une 



Deux ponts couverts de Mont-Laurier 

voiture et deux chevaux. Les salaires payés lors de Le nouveau pont permet un meiUeur accés A la 
la construction du pont s'harmonisent avec ceux gare pour les lourds voyages de bois qui arrivent 
offerts par la corporation du Séminaire Saint- des rangs de la rive nord; les côtes du pont des 
Joseph qui est d faire ériger un 3iéme étage A son chutes et de la rue principale vers le bas-du-village 
&difice de la rue principale dans le haut-du-village. sont ainsi évitées. 



LES AFFAIRES SCOLAIRES 

Premiéres organisations scolaires 

Avant la crkation de la Commission Scolaire du 
village de  Mont-Laurier en 1914, deux 
organisations scolaires desservent la colonie du 
Rapide-de-l'orignal: du c8té sud, on retrouve la 
municipalit4 scolaire du canton Campbell dirigée 
généralement par les mêmes hommes qui 
s'occupent de la corporation municipale, et du cBté 
nord de la riviére, o n  retrouve la municipalité 
scolaire des cantons unis de Robertson et Pope. 

Les deux commissions scolaires débutent leurs 
activitks au tournant du siécle et tour 8 tour, les 
Chartrand, Bélanger, Gauthier, Venne, Forget, 
Marcotte, Vanier, Demers et plusieurs autres 
acceptent le poste de commissaire oh de président 
de la Commission Scolaire. Et pour $40. par annke, 
Abondius Juteau et Anthime Dubreuil remplissent 
la tâche de secrdtaire. 

La t%che des commissaires l'époque, qui sont 
souvent choisis en raison de la proximité d'une 
ko le  prés de chez eux, touche surtout 
I'organisat ion materielle des &coles. Ils voient A 

Rapport de I'inspecteur 
"Les Bléves des 2 premiPres onndes du 

cours élémentaire ne sont pas assez 
prdpurés. Les grands m'ont donnk plus de 
satisfaction. Si bon nombre de parents 
etaient moins capricieux, soutenaient plus 
!'autorit& des instituttices et faisaient 
étudier les enfonts d la maison, il est certain 
que l'an prochain, vous auriez une bonne 
école modéle". 
A. M. Filteau, inspecteur d'dcole 01 -07-07 

leur construction, s'occupent d'y faire ou d'y taire 
accomplir les réparations ou les aménagements de 
"cldtures et trottoirs de bois", font "renchausser 
154cole, charroyer l'eau et le bois de chauffage pour 
l'hiver". 

L'aspect pédagogique relève plutbt de 
I'inspecteur d'école qui fait une visite deux fois par 
année. II supervise le travail des institutrices et fait 
plusieurs suggestions d'amélioration aux 
commissaires: organisation de cours agricoles, 
tenue d'une exposition annuelle des travaux 
horticoles des enfants. L'économie agricole est 
souvent présente dans l'enseignement en pays de 
colonisation. Monsieur l'inspecteur invite 
kgalement les commissaires à faire l'achat de séries 
uniformes de volumes autorisbs et suggére que 
"messieurs les commissaires établissent un mode 
de taxation uniforme pour toute la municipalité 
scolaire". Et I'inspecteur, plus patriotique, invite les 
commissaires Anprendre la bonne habitude de faire 

Rapport de l'inspecteur 
"tcole no. 1: L'institutrice devra reiaire 

son tableau de I'emploi du temps comme je 
le lui ai  dit et suivre franchement le 
programme d'&de . Visitez souvent cette 
dcole si UOUÇ voulez avoir un peu de progrés d 
la fin de l'année. 
École no. 3: Les éléues sont bien clossés. 
École no. 4: 11 f a u t  vernir le tableau noir, 

donner des tableaux-lecture, baisser les 
tables et les bancs trop hauts, rkparer les 
chossis. 

Faites autoriser l'engagement d e  cette 
institutrice ou remplacez-la par une outre 
diplbrnée". 
A. M. Filteau, inspecteur d'école 15-09-1 4 



hisser le drapeau national sur la maison-école". 

Le curé de la paroisse joue également un rdle 
important à l'école. C'est lui qui, le plus souvent, 
s'occupe de l'enseignement religieux et il prépare 
les plus petits à leur premi&re communion et les 
plus grands à leur confirmation ou communion 
solennelle. 

Travail des institutrices 

C'est ir&ssouvent le curé qui a charge de trouver 
une jeune fille qui acceptera de se dévouer pour 
instruire les enfants du village ou du rang. Et, au 
dire du curé, elle doit &tre "instruite, vertueuse 
patriote, sbrieuse, travailleuse, remplie de charité, 
d'abnégation et de zéle". Et tout ça pour un salaire 
ridicule, évidemment. 

Mademoiselle Alexina Forget inaugure 
l'instruction primaire au Rapide-de-l'orignal. Cet te 
demoiselle enseignera pendant deux ou trois ans 
dans la chapelle-école érigée en 1896 prés de la 
maison de Solime Alix. La tache d'enseignement 
est trés lourde et l e s journ4~  sont bien remplies. Et 
plus de faire la classe A tous les enfants de 5 à 13 ans 
environ, dans un meme local de classe, l'institutrice 
doit aussi voir h l'entretien et au chauffage de 
I'kcole. Et  le soir. elle est là pour completer le savoir 
des adultes qui viennent A l'école du soir pour 
apprendre A signer leur nom et compter leur mince 
revenu. 

L'histoire garde précieusement les noms des 
prerniPres institutrices, en ce début de siécle dans 
la colonie du Rapide-de-l'orignal. Dans la 
municipalité scolaire de Campbell, on retient Lélia 
et Philomène Phaneuf, Bernadette Demers, Marie- 
Reine FourneUe, Graziella Perron, Thérèse et 
Rose- Aléda Trudel ainsi qu'Alice Lauriault. Et dans 
les cantons unis de Robertson et Pope où les 
enfants sont plus nombreux, les noms des 
premiéres institutrices se font aussi plus 
nombreux: depuis les toutes premières, Aurore 
JérBme, Amanda Audet, Fidklia Lafontaine et 
Victoria Quesnel au début du siècle, il y a aussi 
Ckcile L'Allier, Philomene Demers, Marie-Louise, 
Alice et Blanche Hébert et aussi Madame Adklard 
Leblanc et Madame Wilbrod Barrette. Et quelques 

années plus tard, on retrouve ThérBse Legault, 
Blanche Hébert, Philornéne Longchamps, 
Madame Hermas Doré, Ernestine Mûhl, Monique 
L'Allier, Alma Brisebois et quelques autres qui se 
dévouent pour tous les enfants de la petite colonie. 

Les institutrices acceptent de relever u n  lourd 
défi car la tache est quasi-héroïque, cequi explique 
le fait que certaines écoles demeurent fermées 
pendant plusieurs semaines, faute de pouvoir 
trouver une courageuse institutrice qui 
commencera ou terminera I'annee scolaire. 

Les salaires payks varient entre $130. et $200 par 
année. En 1906-1907, le taux de la taxe scolaire 
dans le canton Campbell est de "1 centin dans la 
piastre". En 1915, i'inspecteur Filteau mentionne 
que dans son territoire de la Lièvre, 16% seulement 
du personnel enseignant est brevet4 d'une école 
normde et le salaire moyen est de $238. 

La fr4quentation scolaire est aussi un  problème 
en ce début de colonisation. Le curé et l'institutrice 
doivent organiser des soirées d'information aux 
parents pour les convaincre du bien fond6 et du 



besoin essentiel de l'enseignement gour leurs 
enfants. La majorit4 des parents réalisent bien 
l'importance de l'instruction dont ils ont souvent 
ét4 privés eux-mêmes mais dans un pays de 
colonisation, tous les membres de la famille 
sont appelbs A la tâche, d u  plus petit A la plus 
grande, et certains enfants doivent s'absenter de 
l'école pendant plusieurs jours afin d'aider aux 
divers travaux sur la ferme. Pour la majorité des 
écoliers et &coliBres, les études se terminent aprés 
cinq ou six années d'école primaire. 

A la même &poque, à la fin du XlXe siècle, les 
villageois de la rive sud, dans le canton Campbell, 
ouvrent aussi leur première école, également 
construite en pièces sur pihces, tout prés de 
l'endroit oii sera  construite l'Académie 
Commerciale en 1914, sur la rue principale du haut- 
du-village. 

Cette maison-école devient aussi rapidement 
trop petite. On doit donc en construire une autre avec 
étage à quelques pas de la première sur le coin de 
rue voisin. 

Premiéres holes  

Dans la colonie du Rapide-de-l'orignal, la 
premikre école est la chapelle-école construite en 
1894, où oeuvre Alexina Forget aidée de Madame 
Alix et de ça fille Blanche quelques fois. 

Comme la maison de Solime Alix, la chapelle- 
kcote est construite en piéces sur pièces, à 
quelques pas à I'arriére de la maison. 

Peu aprés, I'kcole devient trop exiguë car on 
dtnornbre déjA 115 enfants en age de frbquenter 
l'école. Après l'incendie de la chapelle-kole en 
1896, les autoritks entreprennent la construction 
d'une nouvelle école plus vaste, avec étage, sur la 
rue A I'arriére qui devient ainsi la rue de l'école. 
L'expédition du ministre de la colonisation Lomer 
Gouin et du groupe de politiciens et journalistes, 
dans le nord, en juillet 1901, est invitée participer 
au financement de cette 6cole en construction qui 
sera utilisée jusqu'en 1952. 

Liéme école du haut-du-village 

Aprés quelques années, la deuxiéme école 
devien.t aussi trop exiguë et certains kléves doivent 
s'installer un peu plus loin sur la même rue dans un 
local appelé "la grange h Chasles". 

Les dépenses des Commissions Scolaires sont 
trés restreintes, la planification des constructions 



Soeurs de la Providence 
"C'est en 1912 que M. le curé Génier put 

nous obtenir des religieuses. Elles arriuGren! 
ici comme des envoyPes du ciel et se 
gagnèrent tout desuite I'attachement de tout 
le monde. J'ai bien connu les /ondatrices: 
Soeur  Florentin, supérieure, Soeur  
Clarence, Soeur Irène du Portugal et Soeur 
Marcellin. Humbles et courageuses, elles 
acceptèrent, d leur arrivée, la modeste 
habitation connue depuis longtemps d Mont- 
Laurier sous le nom de la grange d Chasles. 
Elles firent de ce bâtiment le premier couvent 
de Mont-Laurier.. . en plus d'être excellentes 
éducatrices, ces bonnes soeurs pouvaient 
visiter les malades ou secourir les pauvres 
dans leurs joyers. 

Blanche AIix Matte 

le chemin de l'école du village se fait trop long, 
spécialement pour lei plus petits. 11 faudra donc 
songer 21 ouvrir des maisons-écoles dans les divers 
rangs autour du village. 

En 1902, le curé Génier est appelé "b procéder à 
la bénédiction d'une école de rang dans le canton 
Robertson". 

Peu à peu, tous les rangs, vers la Ferme-Rouge, 
la Ferme-Neuve, des deux côtks de la riviére, vers 
le lac des Écorces, seront dotés de ces maisons- 
écoles. Olivier Boyer obtient la construction de 
deux de ces écoles, avec une soumission de $640. 
en 1910 et de $900. en 1913. 

En 1914, les Commissions Scolaires de Cambell 
et des cantons de Robertson et Pope comptent 5 
écoles chacune. 

Commission Scolaire de Mont- 
Laurier et académie commerciale 

fait souvent défaut et les locaux ne correspondent En 1913, la municipali.e du 
pas toujours aux besoins et au nombre d'6coliers. Campbell confie aux commissaires, Aldéric 

Avec les a n n e ~ s ,  le beçoin dy6cole se fera aussi Ouellette et Lbonard Moncion, le mandat d'étudier 
sentir dans les rangs: en hiver, par mauvais temps, les plans et devis d'une académie commerciale. 

Académie commerciale 



L'édifice serait construit sur la rue principale, dans 
le haut-du-village de Mont-Laurier, pour répondre 
aux besoins sans cesse croissanis. 

Cette nouvelle école, avec plusieurs classes, est 
devenue impérative car depuis 1910, année de 
l'arrivée des Soeurs de la Providence qui viennent 
oeuvrer dans l'enseignement à Mont-Laurier à 
l'appel du curé Génier, ce dernier doit demander 
aux parents "de cesser d'envoyer les enfants de 
cinq ans à l'école car ils sont ddj8 trop nombreux". 

Les commissaires du canton Campbell 
demandent aussi au surintendant de i'instruction 
publique de détacher la partie villageoise de Mont- 
Laurier de leur commission scolaire afin de former 
la nouvelle Commission Scolaire du village de 
Mont-Laurier. 

En juillet 1914, le Surintendant donne une 
réponse affirmative et les villageois du liaut et du 
bas-du-village sont c o n v i h  à une assemblée afin de 
procéder à l'élection des commissaires de leur 
nouvelle commission scolaire. Messieurs, Ald6ric 
Ouellette, Léonard Moncion, Napoléon Blaiç, 
Godfroy Lamarche et Xavier Lépine sont aiors 
désignés comme commissaires, A main levée. Les 
nouveaux élus désignent Aldéric Ouellette à la 
présidence, ce dernier était déjA fortement 
impliqué dans le dossier de I'acadhie. 

Par la suite, Gustave Villeneuve, Léonard 
Moncion, et Émile Lauzon occuperont la 
présidence jusqu'en 1923. 

La fondation de la Commission Scolaire de 
Mont-Laurier coïncide avec la construction de 
I'Acadbmie Commerciale, sur la rue principale, en 
face du magasin Maclaren. Les architectes Viau et 
Venne de Montréal sont retenus pour faire les 
plans et devis de l'édifice. La construction de 
l'Académie de 10 classes, évaluée à $35,000 est 
confibe d l'entrepreneur Samuel Ouellette qui est 
aussi A ériger I'év&ché durant les mêmes mois. 

Le g o u v e r n e m e n t  du Q u é b e c ,  p a r  
l'intermédiaire du député Hyacinthe Fortier, verse 
$10,000 en subvention pour I'Acadbmie. 

La nouvelle constr~iction est bénie le 28 octobre 
1914, la même journee que le nouvel &vêché, par 
l'évêque du diocése, Monseigneur Brunet. 

Les Soeurs de la Providence, arrivhes dans la 

Enseignement d l'Académie 
"J'ai visité les 10 classes de !'Académie de 

Mont-Laurier dirigee par les Révérendes 
Soeurs de la Providence. La tenue et Io 
discipline de cette école ne laissent rien d 
désirer. Tous les 4lèves ont trds bien répondu 
aux quesiions q u e  je leur ai posées. 
L'examen a été très satisjaisant. 

Les rdv4rendes Soeurs méritent des 
Jélicitations pour leur succès. Lo classe des 
garçons me paroit étre très bien dirigée. 
Monsieur Aliard a certainement beaucoup 
travaillé pour relever cette école". 
A.A. L etarfe, inspecteur d'école 06-07- 17 

BULUITIN SCOLAIRE 
4 . .  
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paroisse depuis 1910, se voient confier 
I'enseignement à la nouvelle Académie du Sacrb- 
Coeur. 

L a  Commission Scolaire procéde aussi à 
l'engagement d'un premier instituteur, HervO 
Michaud, qui se voit confier une classe modéle à 
l'Académie et il recevra un salaire de $700. par 
année. 

En 1915, la vie scolaire est aussi mai-qu&e par 
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Séminaristes a u  hockey 

l'ouverture du Sbminaire diocésain a Mont-Laurier. 
Erigke près de I'kvêché, l'institution a d'abord une  
vocation diocésaine. Parmi les 110 premiers 
éléves qui y font leur entrke, on en  compte 
plusieurs de Mont-Laurier. On peut y poursuivre 
un cours commercial ou un cours classique. La 
classe modéle de l'Académie sera également 
confiée aux professeurs du Skiminaire car les 
commissaires avaient jugé le salaire de l'instituteur 
trop élevé. 

Les Soeurs Notre-Darne 
de Mont-Laurier 

Depuis son arriv4e A M o n t - L a u r i e r ,  
Monseigneur Brunet  est préoccupé par les besoins 
hospitaliers et scolaires de certaines paroisses de 
son diocèse. 

Certains villages ont  beaucoup trop de difficultés 
à recruter des institutrices. Afin de remkdier en 
partie a ce probléme, Mgr Brunet concevra l'idée 
de fonder une Congrégation diockçaine qui 
pourrait oeuvrer dans ces deux domaines dans les 



-- paroisses les plus démunies de la région. 

En 1921, lors d'un voyage au Vatican, I'év&que de 
Mont.Laurier expose son projet de communauté 
en haut lieu et il réussit à obtenir l'autorisation de 
Rome pour fonder ce type de congrégation dans le 
diocése de Mont-Laurier. 

La nouvelle communauté des Réverendes 
Soeurs Notre-Dame de Mont-Laurier voit donc le 
jour en cette même annbe 1921. Les sept premiéres 
recrues prononcent leurs premiers voeux le 19 
mars, en la f&te de St-Joseph. 

P 
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Maisons qui servent de premier couvent 

Monseisneur Brunet installe la nouvelle 
Mgr F.X. Brunet Congr&gation dans deux maisons qu'il possède 

pr&s de la cathédrale. A peine insiallées, les soeurs 

Couvent des soeurs Notre-Dame de Mont-Laurier 

-210- 



se voient confier la charge d'un premier groupe 
d'orphelins. 

La communauté répond à un besoin pressant et 
elle grandit rapidement, Monseigneur doit reloger 
les religieuses dans un nouveau couvent qu'il vient 
de faire construire tout prPs de la cathedrale, sur 
un promontoire qui offre une vue magnifique sur la 
rivière du Liévre et la campagne environnante. Le 
couvent est fini avec la brique rouge de la 

" briquade" du Rapide-de-l'orignal. 

L'oeuvre des Soeurs Notre-Dame est bientôt 
connue dans tout le dioche et pariout les curés 
demandent leur aide; elles seront appelkes a 
s'occuper d'écoles à Ferme-Neuve, au lac des 
Écorces, au lac Saguay et A divers autres endroits. 
Monseigneur Brunet avait VU juste en iondant une 
communautc! appr&ciée de tous. 



LA VIE PAROISSIALE 

Le r61e du curé de paroisse que religieuses. 

Durant toute la période de colonisation des 
cantons du nord, l'organisation religieuse 
paroissiale est toujours la premi+re à être mise sur 
pied. 

Tous ces nouveaux colons, trés majoritairement 
francophones et catholiques, se rallient 
naturellement autour du  clocher de leur petite 
église. Dans une telle perspective, le curé de la 
paroisse est appelé à jouer un r8le considérable, 
autant dans les affaires économiques et politiques 

Comme dans toutes les colonies de la rivihre 
Rouge, de la rivière Kiamika et de la Likvre, le curé 
de Rapide-de-l'Orignal devient le chef de file de sa 
paroisse. 

Nomm6 curé de Notre-Dame de Fourvihres, A 
l'automne 1901, le curb Alphonse Gdnier va jouer 
pleinement son rôle de chef de file. Ambitieux, 
opiniatre, politiquement habile, le jeune curé est 
doté d'une tr&s forte personnalit6 et il ne laisse 
personne indifférent. 

Cure Génier sous le 

- 
pont couvert 
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Une digue sur la Lièvre? 
". . . M. le curd a pri6 tous les paroissiens de 

passer ù la sacristie d l'issue de la messe, ajin 
d'y signer une requête qui sera présentde au 
ministre des rrouaux publics à Ottawa par 
l'entremise de notre déuoué député Jédéral, 
M. Charles B. Major. Cette requête supplie le 
gouvernement de faire endiguer le cours de la 
riuiére du Lièvre, à la hauteur de notre 
village, de façon à en surklever le niveau pour 
rendre possible la navigation entre le Rapide- 
de-l'Orignal et Ferme-Neuve". 

"L'Ami du Colon" correspondant au 
Rapide-de-l'Orignal, 27 mars 1908 

Ses journées de travail sont bien remplies. Aprés 
les offices religieux, i l  s'allaite "à la vente des 
bancs" ou encore, il est appelé "à la bénédiction de 
grains de semence". II anime aussi les corvées 
"pour améliorer les chemins" ou pour "embellir le 
cimetikre et les abords de I'bglise". 

S'il est là pour rappeler à ses paroissiens de 
payer leur dîme et faire leur pâques, on le demande 
aussi pour "exorciser les chenilles dans le foin" et 
pour prier "afin de combattre les sauterelles". Et 
lorsque la générosit6 des paroissiens laisse 
désirer aux quêtes dominicales, il n'hésite pas A 
descendre de chaire et quéter lui-rneme. Et les 
motifs des quêtes sont multiples, depuis les 
sinistrks de Sicile, les victimes d'incendie, les écoles 

Colons en affaires avec le curé Génier 
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Le curé Génier et son oeuvre 
"D'une activité déuoran te, merveilleuse- 

ment doué, le curé Génier sut mener defront 
la croissance matérielle et spirituelle de la 
jeune paroisse.. . mais ilfaut bien dire que si le 
Rapide-de-l'Orignal qui s'appelle aujourd'hui 
Mont-Laurier, est chef-lieu judiciaire, 
terminus du chemin de  fer, centre 
éducationnel et économique en même temps 
que siège épiscopal, c'est en grande portie 
grdce d M. Génier. En 1901, le Rapide-de- 
l'orignal comptait 90 familles ... Et que de 
petites industries il s u t  inventer, creer cette 
atmosphkre de fraternité, de charité, de 
dévouement. d'esprit chrétien ... Mont- 
Laurier changeait a ce point qu'on ne se 
reconnaissait pm d'une année à l'autre ... 
Aux noces d'argent, en 1910, Mont-Laurier 
comptait 438 familles et 1,750 dmes. Peu 
d'années plus tord on atteignait les 2,500 
âmes". 

Chanoine Jean-Paul Poulin 

du nord-ouest, les soldats et les sans travail, en 
passant par le monument de Mgr Laval à Québec, 
le Grand SPminaire, la Basilique Ste-Anne de 
Beaupré jusqu'aux "enfants abandonnks d'Europe 
Centrale" et m é m e  pour "l'abolition de 
l'esclavage". 

La parole du pretre est sév&re: danses, boissons 
alcooliques, "mariages clandestins", "flânage 8 
l'arrivée du train du soir", "quêteurs de mauvais 
alois" et "vendeurs de bible" sont sévhrement 
condamn4s. Et ceux qui  seraient tentés de 
frkquenter la petite chapelle protestante ouverte, 
en haut de la colline, dans le quartier du Rapide en 
1908, sont rapidement mis au ban. 

La parole du prêtre est rkonlortante aussi: c'est 
lui qui avertit les villageois des "précautions A 
prendre pour enrayer l'épidémie de diphtérie" et on 
le verra meme conseiller les méres "sur la maniere 
de nourrir les enfants pour éviter la mortalité 
infantile". 

Et dans un pays de colonisa2ion où les 
communications sont assez réduites, le curé 
devient souvent le messager des bonnes et 
mauvaises nouvelles. II organise "une messe 
d'action de grdce pour avoir échappé au violent 

Procession funkraire au Rapide-de-l'Orignal 
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Procession de la Fête-Dieu 

Reposoir de la Fête-Dieu 
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Éboulis d Notre-Dame 
de la Salette 

"Le dimanche matin, 26 avril, d quatre 
heures, un kboulis corisidkrable s'est produit 
ou village de Notre-Dame de Io Salet te, sur la 
rivière du Lièvre en notre comté Labelle. 
Cinq cents pieds de large de terrain, sur une 
longueur de plusieurs aipents, ont glissé d. la 
rivière, entrafnant deux maisons toutes 
rondes avec Ieurs habitants. Cet embarras 
eut l'effet de bloquer le cours d'eaii qui 
charroyait alors de la glace, ovec 
impétuositg. Le torrent eut bien vitedébordé 
cette digue improvisée, I'eau et la glace 
détruisanr de fond en combe une douzaine 
d'autres maisons et anéantissant les 
habitants surpris par la catastrophe. Les 
victimes ainsi Jrappées en plein sommeil: 
hommes, femmes et en/ants sont au nombre 
de 33". 

"Le Pionnie? Zer mai 1908 

Phaneuf comme présidente et les Dames de Ste- 
Anne avec Madame Amanda Barrette comme 
présidente en octobre 1907. 

@ Divertissements 

Au cours des premiPres années du Rapide-de- 
l'orignal, les heures de loisirs sont B peu prés 
inexistantes. Le travail de tout lemonde est ardu et 
les seuls moments de détente se rhument A 
l'écoute de quelques airs de "musique A bouche" 
avant d'aller dormir apr&s une longue journée de 
travail. Si la chaudiére de "boucane" chasse bien 
les moustiques, la veill4e peut parfois durer plus 
longtemps. Et si quelques fois, on retrouve le colon 
A la pache ou à la chasse, c'est principalement dans 
le but de nourrir sa famille. Le gibier étant fort 
abondant, les parties de chasse ou de pgche ne 
durent jamais longtemps. 

Avec Yarrivée de familles colons en nombre sans 
cesse croissant, la vie sociale de la petite colonie 
commence A prendre forme. 

Les divertissements, où le caracthre musical est 
omniprésent, se  font de plus en plus fréquents. Les 
journées de labeur sont toujours aussi longues, 
mais on arrive trouver quelques heures pour 

orage qui a fait tant de dommage à Ferme Neuve" oublier le dur travail. Et la dureté, l'8preté du 
et i l  demande de prier pour les victimes du terrible travail des défricheurs expliquent sans doute 
éboulis survenu dans la rivière du Lièvre, A Notre- l'intensité de ces soirées o ù  chansons ei danses se 
Dame de la Salette, en avril 1908. succèdent A un rythme infernal durant de longue 

C'est encore lui qui fonde et anime les divers heures. 

cercles paroissiaux: les Enfants de Marie avec Lélia Les soirées du temps des {&tes, au nouvel an 

Tir au câble 



principalement, et les noces deviennent l'occasion 
de rencontres familiales animées d'une gaieté 
bruyante et communicative; violons, accordéons 
et cuillères sont mis contribution. Tout le monde 
participe, tout le monde s'amuse ferme, on oublie 
ses tracas. On retrouve même dans le village 
quelques gros harmoniums et les joyeux t9tards ne 
manquent pas d'entonner "j'irai revoir ma 
Normandie ..." l'unisson, même au risque d'être 
grondés par le curé le dimanche suivant. 

Et lorsque la danse et les chansons doivent faire 
place au labeur quotidien, les adultes peuvent 
toujours sourire aux jeux des nombreux enfants de 
la maison. Les jouets y sont essentiellement 
artisanaux; la créativit4 du père ou de la mère est 
mise a contribution pour la fabrication d'une 
poupée en chiffon ou bien d'un cheval ou d'un 
camion en bois. 

Les rires des enfants sont partout; les fillettes 
jouent "A la mére", à la corde à danser, font des 
rondes en chantant "trois fois passera ..." alors que 
les petits garçons s'amusent au jeu du "paradis" ou 
au jeu du drapeau, et m2me la cueillette des petits 
fruits sauvages ou la journée passée Si la cabane 21 
sucre sont des occasions de jeu pour tout ce petit 

La salle Génier sur la rue Carillon 

par.ties de carteç de la paroisse où le prix le plus 
convoité est un $5. en or. Les bbnéfices vont aux 
différentes oeuvres de la paroisse. Au rez-de- 
chaussée, la salle sera dotée d'allées de quille. 

A l'étage, la salle sert de pied-à-terre au 
dynamique cercle des comédiens de Mont-Laurier 
prbsidé par l'avocat Wilfrid Lalonde. Le groupe y 

En 1909, le curb Génier convie ses paroissiens 
une corvée de construction afin d'ériger une salle 
communautaire dans le village. Cetie heureuse 
initiative du curk va cirandement aider les diverseç 

monde. 

Et lorsque l'hiver vient, traineaux et traînes 
sauvages les amusent follement. Le revenu des 
familles est très modeste mais les plaisirs ne sont 
pas moins grands. 

La salle Génier 

- 
organisations sociales de la paroisse. Groupe de com&diennes 

prigée sur la rue arrière au magasin Maclaren, la 
salie du Cercle, souvent appelée la salle Génier, présente de "beaux drames* avec 

devient rapidement le centre des regroupements beaux ddcars, beaux chants et jolis costumes". La 
sociaux de la paroise. On y presente des sc&ne du théAtce comprend une belle toile de s c h e  

confbrences fort skrieuses: sur la co~onisation, sur qui représente la riviére du LiPvre et le rapide de 

l'agriculture avec le sous-ministre Gigault, sur les l'Orignal en 1909. Une autre toile de scéne 

arbres fruitiers ou l'&levage des moutons. représente l'Académie du SacrBCoeur. 

La salle çefl kgalement pour les tombolas et les Avec la permission du On Y prbsente 



Groupe de comédiennes 

CoAlEDIK v ~ ~ - ~ ~ E v Ï T  ,T ,K. 
-- - - __ .-& -. 

D-QNnlEE ?AAR 

- 
:'LA FARlFAWE MM-LAURIER," AVEC LE COi!iGOURS 
-- - -  -- .- -- . . - .  

D E  LA CHORALE DE MONT-LAIJRIER -- 
. ...... 

. . .  Lancelot, (Cotniiierçnnt rc  tiré,) J. SoiisTriqon. 

A ~ & ~ I S S I Q X  

3 C m 3  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zlaxirne, Eludian  t, if-' Dorio- 

............. Allitci,  Litutcriant, i7. Villeneuvc- 
- - ... 

LnuirnC, Ftiidianl en médccii ic , .  ....... J. 3lill~r, 

Sulndtn, doiilesliquc de hIaxir~ie, ..... E Cagiion, 

. . . . . . .  ... .alcibintle, (concierge,) , N, St An~ottr,. 
- -  



quelques séances de cindma muet que l'organiste 
J.A. Boisvert se fait un plaisir d'accompagner au 

F&tes paroissiales 
piano. Apr&s la construction du chemin de fer en 1909, 

La 'Fanfare de Mont-Laurier" 
en décembre 1914 
J.E.E. Vézina, prdsident directeur 
N. St-Amour, vice-président 
L.R. Villeneuve, sec.-trés. 
H. Bdlanger J. A. Boisvert 
E. Dupras Z. Gagné 
E. Jérôme A. Juteau 
G. Lamarche R. Miller 
H. Gagnon F. Gognon 
G. Paquet 3. St-Jacques 
R. Vézina A. Vézina l Kiosque à musique sur la colline Alix 
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La fanfare d e  Mont-Laurier 

La fête de Monseigneur 
"Mardi soir d 8 hres, magnifique séance 

par les éiéves du collège en l'honneur de Mgr 
Brunet. On jouera la belle piéce intitulée: "Le 
Gondolier de la mort". Beaux décors et jolis 
costumes. beaux chants - Venez encourager 
nos collégiens. Les prix d'entrée sont de .50 
et .35 sous. Les billets sont en vente apr8s la 
messe au collége et chez Wilfrid Touchefte". 

Le curé 

tiennent les piques-niques paroissiaux. 

Et  les plus jeunes parlent de mettre sur pied un 
club champstre qui, avec la permission du curé, 
organise des sorties en groupes et des baignades 
au lac des [les 

Les vingt ans d'histoire sont bgalement marqués 
par plusieurs inaugurations et bénbdictions 
d'édifices publics dans le village; Palais de Justice, 
gare, év&ché, séminaire, cathddrale. Et ces 
journees d'inaugurations sont toujours l'occasion 
d'organiser une belle fête où tout le village se pare 
de banderolles, de drapeaux, de lumiBres et 
d'arches de sapinage. Les comédiens du Cercle n'y 
manquent pas de taire valoir leur talent et la fanfare 
fait de mgme. Les invitQ de marque repartent 

le village est  visit4 de temps A autre par un cirque toujours en saluant le sens  de l'organisation et 
ambulant ou par une exposition agricole itinbrante. l'hospitalité des citoyens d e  Mont-Laurier. 

Les beaux dimanches après-midi sont également La fête annuelle la plus importante demeure la 
i'occasion d'aller entendre la fanfare du village !&te de la Saint-Jean-Baptiste qui donne lieu A un 
dirigée par J.A. Boisvert e t  les belles voix: Lalonde, beau défilé de chars allégoriques apr4s la grande 
BrQlotte, Villeneuve, Raymond, qui s'exécutent messe en l'honneur du Saint Patron des canadiens 
avec brio aux kiosques 3 musique, celui en face de français. Et la fête se continue par le pique-nique 
la Villa des Frimas ou celui sur la colline Alix où se paroissial s u r  la colline Alix. Parfois, la soirée se 



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

Char allégorique devant l'H8tel Central 

termine avec la présentation d'un feu d'artifice. curé Ouimet de Saint-Jovite, doyen des prêtres du 

Cette fête annuelle de la Saint-Jean-Baptiste 
prendra un aspect tout A fait spécial en 1910 alors 
qu'elle coincide avec le 25e anniversaire de l'arrivée 
des premiéres familles de pionniers du Rapide-de- 
l'orignal. L'occasion est bien choisie pour rendre 
un  hommage particulier aux Alix, Bail, Fortier, 
Lafleur, Thibault, Bock et autres qui sont venus 
ouvrir la petite colonie en 1885 et 1886. C'est au 

diocbe et compagnon lidéle du cure Labelle dans 
ses voyages d'exploration dans les beaux cantons 
du nord, que revient l'honneur de présider la messe 
çolonnelle. Pour l'occasion, la chorale est dirigee 
par Oswald Alix, Irére de Sdime, venu de Boston 
pour la f@te anniversaire. t e  çermon de 
circonstance est prononcb par le curé Cadieux de 
Ferme-Neuve. 

Maison Alix B la fdte du 25iérne anniversaire .on 1910 



Arrivée du train lors d'une fête A Mont-Laurier 

Pique-nique s u r  Ia colline Alix 

Pique-nique s u r  la colline Alix 
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PARTIE IV 

PROGRES ET CRISE ÉCONOMIQUE 1922-1940 

- ANNÉES DE PROSPERITÉ 
- CRISE ÉCONOMIQUE 
- LUTTES POLITIQUES 
- LES AFFAIRES MUNICIPALES 
- ÉDUCATION ET AFFAIRES SOCIALES 
- SANTE PUBLIQUE 
- VIE PAROISSIALE ET RELIGIEUSE 
- VIE SOCIALE ET DIVERTISSEMENTS 
- TOURISME ET REPRISE ÉCONOMIQUE 





"Lu crise semble se r4sorber; les 
indigents se sont dirigés vers les 
terres neuves. II Jarit les en 
Jéliciter. II n'y a de solut que dons 
I'agricuirure". 

Pierre Neueu, 1933 

Nomination de Monseigneur son poste de pasteur pendant huit ans. II s'éteint 

Limoges l'Hôtel-Dieu de Montréal h l'âge de 53 ans 
seulement. 

Mgr François-Xavier Brunei meurt au début de Son corps est ramené par convoi ferroviaire à 
janvier 1922, aprés une brhve maladie. Le premier Mont-Laurier, au coeur de son diocése de 
évêque du diockse de Mont-Laurier a donc occupé colonisation, dans les "pays d'en haut". A p r h  les 

Les ribséques de Mgr Brunet 



La mort de Mgr Brunet 
"Nous sommes au  regret d'annoncer 

la mort de sa Grandeur Mgr François- 
Xavier Brunet, premier kv&que de Mont- 
Laurier, décédd ce matin à 6 heures ù 
I'H6tei Dieu de Montréal. L'auguste 
malade avait subi hier une douloureuse 
opdrotion mais malgré tout, les médecins 
n'ont pu le sauver. II o succombé d une 
maladie de t r o i s  semaines, qu'il a 
s o u f f e r t e  a v e c  la p l u s  é d i j i a n t e  
résignation. 

... I l  uuait choisi pour devise "Crux 
spes Unica". C'est lui qui a fait 
construire la prerniére cathédrale de  
Mont-Laurier et le skminaire de cet 
endroit, maintenant en pleine voie de 
prospérité. Les pretres et les jid6les de 
Mont-Laurier perdent en lui un pére 
qu'ils regretteront toujours". 

La Presse, 5 januier 1922 

Durant la vacanceau poste d'éveque du diocése, 
le curé Joseph EugPne Limoges est désign4 comme 
administrateur intérimaire du diocése. il occupera 
ce poste d u  11 janvier au 11 septembre 1922 alors 
que la nouvelle de sa nomination au poste d'évsque 
de Mont-iaurier arrive du Vatican. 

Les cérémonies du sacre du deuxiéme kvêque 
de l'histoire du dioc9se sont prévues pour la fin de 
novembre 1922, le curé Cadieux de la paroisse 
cathddrale invite les citoyens de Mont-Laurier à se 
montrer généreux lors de la souscription organisée 
pour offrir un cadeau au nouvel évsque comme le 
veut la tradition. 

Le deuxidme évêque de Mont-Laurier est né à 
Sainte-Scholastique, le 16 novembre 1879, de 
Denise Dumouchel et Joseph Limoges, forgeron. 
Aprés ses études classiques au collége Saint- 
Laurent et ses études théologiques au Grand 
Séminaire de Montréal, il est ordonné prêtre par 
Mgr Emard,  le 20 octobre 1902. 

cérémonies d'usage, celui qui a jeté les premiers et 
importants jalons du diocése est inhumé dans la 
chapelle funbraire de la crypte de sa cathkdrale. 
L'église cathédrale de Mont-Laurier n'a que quatre 
ans d'existence. 

Monseigneur Limoges 
"Le 11 septembre 1922, la nouuelk 

arrivait de Rome que l'abbé Eugène 
Limoges, administrateur du diocése, était 
nommé deuxième évêque d e  Mont- 
Laurier ... 11 fur intrônisk et sacré évdque 
à Mont-Laurier - p a r  Mgr Emard le 30 
novembre ,1922. Des ]êtes splendides 
marquèrent Ibrriuke de notre deuxième 
pasteur. Mgr Limoges a donné à 
I'administration de son diocese un élan 
prodigieux qui s'est traduit par une 
floraison d'oeuvres remarquables qui 
témoignent de la haute vision et du sens 
pratique". 

Maurice Lalonde 

Monseigneur Limoges 

L'abbé Limoges est ensuite nommé curé de la 
paroisse de Montcerf où il organise une corde 
pour construire une belle église de pierre sur la 



colline au centre du village. En 1913, il devient curé 
de la paroisse de Notre-Dame de Fourviéres à 
Mont-Laurier; il prend alors la rel&ve du curé 
Génier qui devient procureur d u  nouveau diocése 
au moment oh s'installe Mgr F.X. Brunet, le 
premier 6vOque du diocke.  L'abbé Limoges est 
curd de la paroisse cathédrale jusqu'en 1918 alors 
qu'il part pour oeuvrer h Saint-Jovite jusqu'à sa 
nomination comme administrateur intérimaire du 
diocése en 1922, B la mort de Mgr Brunet. 

Le sacre de Mgr Limoges 
"L'arriu6e de Mgr Limoges, le second 

év&que de Mont-Laurier a eu lieu Q 8:30 
heures, hier soir. II a éfë reçu B la gare 
par de nombreux membres du clergé et 
une grande foule de citoyens qui lui ont 
fait une ovation. La janfare locale a fait 
les Irais de la musique. 

. . . La cathédrale était littéralement 
remplie de  citoyens et on ne peut plus 
joliment décorde. Une dizaine d'kvéques 
prirent place dans le choeur avec tous 
les autres membres  du c l e rgé .  Un 
instant plus tord, Mgr Limoges, pr4c4d4 
de la croix et suivi de Mgr Emord, 
I'kuêque consdcrateur, jaisoik son entrde 
par une des portes de cdté". 

La Presse 30 novembre 1922 

Âgé de 43 ans, le deuxiéme év4que du diocèse 
est intronisé et sacré évêque A la fin de novembre 
1922. Le 29 novembre au soir, le nouvel bvêque 
descend dans  Mont-Laurier accompagn4 de 
plusieurs kvgques et du clergé du diocése. Toute la 
population, fanfare en tete, l'escorte jusqu'h la 
cathédrale. 

Le lendemain, le 30 novembre, Mgr Limoges 
reçoit la cons4cration épiscopale des mains de Mgr 

presse dans la cathédrale. Mgr Emard, le 
métropolitain de Mgr Limoges, avait présidé A 
l'ordination de ce dernier, vingt ans plus tcit. Les 
paroissiens de Mont-Laurier, heureux de retrouver 
leur ancien curé comme nouvel bvêque, lui 
organisent des fêtes splendides pour souligner son 
intronisation et son sacre. 

Prospéritdi dans l'industrie 
forestiére 

Au cours des deux premiéres décennies du 
XXe siécles, Mont-Laurier s'est affirmé comme 

~ m a r d ,  archeveque d'Ottawa devant la foule qui se Imposante charge de bois 



le chel-lieu de la région. Les annbes vingt 
se ron t  auss i  m a r q u é e s  par le progrès  
économique dans toute la région et l'avenir 
s'annonce très prometteur. 

Aprés la lére guerre mondiale, et surtout A 
compter de 1922, la prospbriié internationale 
reprend. Les pays européens recommencent 
leus achats eii Amérique. 

Dans la région de Mont-Laurier, les moulins 
à scie connaissent alors une phiode de 
grande prospérité à cause de la demande 
croissante de bois de construction dans la 
région montréalaise et à I'ktranger également. 

Avec la multiplication des journaux et 
revues aux Etats-Unis et avec le développe- 
ment de la publicité imprimée, l'industrie des 
pâtes et papier connait aussi un essor  
important. 

Grâce aux innovations de la technologie, le 
travail des bûcherons se transforme avec la 
mécanisation qui entre dans la foret. 

Mais l'essor de l'industrie des pâtes et papier 
n'entraîne pas encore d'investissements industriels 
majeurs dans le haut de la Likvre car la compagnie 
James Maclaren continue de privilégier le flottage 
du bois vers l'embouchure de la Liévre. 

Durant ces annhes de progrés &conomiques, 
l'entreprise Maclaren entreprend d'importants 
travaux de plusieurs millions de dollars pour 
améliorer son réseau de flottage sur la Liévre. 
Pour mieux alimenter sa nouvelle usine de 
papier-journal à Buckingham, l'entreprise fait 
construire un important barrage pr$s de Val- 
des-Bois, à la Haute-Chute (High Fall) et un 
autre barrage de régularisation des eaux en 
amont, au rapide des Chdres prés de Notre. 
Dame du Laus. Ce dernier barrage entraîne 
un long processus judiciaire entre I'entreprise 
forestiére Maclaren et les agriculteurs, installés 
au lac des Sables, qui voient leurs belles 
terres inondées par le nouveau niveau de 
l'eau en amont du barrage. 

Barrage hydro-électrique de  High Fall 



Barrage des Cddres 
"La Commission des eaux courantes 

autorisait la cie James Maciaren de 
Buckingham d construire un barrage au 
rapide des  Cèdres, su r  la rivtere du 
LiGure. Cependant  le barrage causerait 
des innondations. La cie Maclaren put 
traiter di l'amiable avec  soixante ou 
soixante-cinq pour cent des expropriés. 
Mais d'autres rejetèrent toutes les oJJres. 
U n  cultivateur de Notre-Dame du  Laus, 
Dieudonné Bostien, âgé de 73 ans et 
père de 22 enjants s'entête à vouloir 
mourrir sur la terre qu'il cultive depuis 
53 ans.  Les r4calcitrant.s engagent des 
avocats, entre autres, Wilrid Lalonde de 
Monf  Laurier". 

Robert RumiiIy 

Une autrr? construclion similaire entrafne 
u n e  p r o f o n E r ,  t r a n s l o r m a t i o n  d a n s  la 
gkogrûphie de la région: en 1926, 1927, est 
réalisé l'imposant barrage Mercier, au  nord- 
ouest de Moni-Laurier. Le barrage est baptisé 
en l'honneur d'Honoré Mercier, ami du  curé 
Labelle, qui lut, en tant que Premier Ministre 
et ministre de la colonisation, u n  f i ~ r  
defenseur du développement des  cantons du 
Nord. 

Le grand barrage change alors toute la 
région en cr4ant un immense réservoir de  
plusieurs centaines de milles de pourtour. La 
construction, haussant le niveau de l'eau, rioie 
une mission et quatre grandes fermes de la 
Compagnie  In ternat ionale  de Papier. La 
mission du Baskatong, disparue sous les eaux 
du réservoir, est relocalisée plus au sud et 
devient la paroisse de Grand Remous en 
1929. 

Barrage des Cddres prés de Notre-Dame du Laus 
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Voyage de foin au lac Nadeau 

aussi importantes que variées: travaux des 
champs, fabrication des objets domestiques, 
soins médicaux,  cuis ine,  éducation d e s  
enfants. 

Durant ces annkes, la mécanisation des 
opérations agricoles s'instaure. Mais la vie 
rurale ne connait pas autant de transforma- 
tions que la socikté urbaine. La campagne 
demeure le château fort des valeurs tradition. 
nelles defendues par I'kglise. I I  n'est donc pas 
étonnant de voir Mgr Limoges s'identifier 21 
cette vision économique de son diocése. Pour 
lui, l'avenir de la région passe par  la 
colonisation et I'agiiculture réaffirmées. 

Dés sa premiére année dJ4piscopat, Mgr 
Limoges fait parvenir une lettre B tous les 
curés de son diocése pour leur présenter sa 
vision du problhme agricole. Et il annonce 
aussi la nomination de l'abbé Pierre Neveu 
comme missionnaire colonisateur pour le 
diochse. Monseigneur Limoges 





région. Ceux qui veulent se regrouper en 
cercles agricoles pourront acheter un certain 
nombre de brebis, en suivant les conseils des 
experts du ministre de l'agriculture, et le 
gouvernement avancera pour deux ans,  sans 
intéret, les 2/3 du prix d'achat. Perroil promet 
dgalement des subsides pour l'achat de 
bonnes semences. II indique jusqu'aux uariétBs 
de pommes d e  terre à cultiver exclusivement. 
Il est bien documenté et il démontre une 
connaissance remarquable de la situation 
locale. 

Mgr Limoges c lô tu r e  le congré s  e n  
remerciant le ministre et demande  aux  
agriculteurs de s'engager nombreux dans les 
projets proposés. 

Dans ce même esprit de reprise agricole, le 
ministre de l'agriculture organise, durant l'hiver 
qui suit, une série de cours abrégés sur 
l'agriculture qui son t  donnés  A la salle 
paroissiale de Mont-Laurier. Plus de  400 
agriculteurs de la région, de Ferme-Neuve, du  
lac des Ecorces, de Kiamika et de toutes les 
paroisses environnantes suivent les séances de 
ces cours avec beaucoup d'attention. 

Et A l'automne, A la demande de Mgr 
Limoges, s e  tient Mont-Laurier la 49e 

convent ion  annuel le  d e  la Société de  
l'industrie laitière de la Province de QuBbec. 
Les agronomes du gouvernement viennent y 
présenter d'intéressantes communications. 

A la même époque, le comité des oeuvres 
c a t h o l i q u e s  o r g a n i s e  un C o n g r k s  d e  
colonisat ion a u  coll4ge Sa in te -Mar ie  à 
Montréal et Mgr Limoges accepte de présider 
la séance d'ouverture. L'évêque de Mont- 
Laurier y parle de la Société de  Colonisation 
de son diocése qu'il vient de fonder et il 
soutient l'idée du rapatriement des Franco- 
AmQricains, comme A l 'époque du curé  
Labelle.  II suggéra aussi aux chômeurs  
montr6alais de penser à s'installer sur des 
terres dans le corn16 Labelle. 

D'autres y fond des interventions plus 
politiques en dbnonçant l'état fédeiral qui 
continue A voir la colonisation e-n terme 
d'immigration. Pour eux, I'éta t tCd4ral a 
toujours porté son attention sur la venue de 
nouveaux immigrants dtrangers  mais n'a 
jamais voulu rien faire pour les canadiens 
Irançais. Albert Rioux, vice-prbsident de  
1'U.C.C. rappelle qu'il faut aussi empecher la 

Vue de la rue principale dans le haut-du-village 



dhsertion des campagnes. Le crédit agricole paroisse et i l  souiigne "les améliorations 
lui apparaît comme un excellent moyen pour considbrables dans les constructions". 
garder les agriculteurs sui leur 
aussi de demander un bonus 
chaque fils de cultivateur qui 
les régions nouvelles. 

terre. On parle 
de 1,0005 pour 
s'étabtirn~t dans 

Enfin, tou+ le congrès réclame une politique 
de colonisation intensive. avec participation 
firiancière du gouvernement fédéral. Plusieurs 
députés entendent défendre cette idée lors de 
la prochaine scssion. 

Progrès dans le village 

En octobre 1925, le curO Cadieux de Morit- 
Laurier termine sa visite paroissiale en notant 
"que le bien Sire est général, sauf de rares 
exceptions". II note également que l'on 
compte 638 familles et 3,553 Ames dans la 

En 1927, le curé Neveu note aussi "qu'il y 
a plus de propreté et que le village se 
transforme notablement et pour le mieux". 

La municipalité vient de faire l'achat d'une 
pompe A blancliir qu'elle mer la disposition 
des citoyens qui désirent chaQler maisons et 
bâtiments. On voit même naître u n  comité 
d'embellissement qui s'affaire avec le curk 
Neveu à transformer l'allure du cimeliére du 
village qui deviendra l'un des plus beaux du 
nord. 

Route nationale 

A compter de 1926, le village de Mont- 
Laurier se voit relié h la région métropolitaine 

-- p l ,  

Vue aérienne de  la cathbdrale 
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Route nationale 
"Jusqu'en 1924, la route partie de 

Montreai, s'arr&toit d Sainte-Aga the.  
Athanase David, député de Terrebonne, 
demandait son  prolongement jusqu'b 
M o n t - L a u r i e r .  Le deve loppernen i  
touristique jus tifiail la requgte. Perron 
dBcida et sur décision de Perron, rouf 
marchai t  rondement.  La route !ut 
prolongée en 1924 jusqu'à Saint-Faustin 
et en 1926, jusqu'd Mont-Laurier. 

Robert Rumilly 

par une route nationale que tous souhaitaient 
depuis des années. Les automobilistes étant 
devenu plus nombreux, la nouvelle route 
nationale est donc fort bienvenue. 

Cette route nationale, si souvent demandée 
par le dkputé de Labelle B Qudbec, Pierre 
Lortie, et longtemps espbrée par la population 
devient la deuxikme voie de communication 
d'importance de Mont-Laurier A Montréal. Le 
chemin de fer constitue depuis son prolonge- 
ment jusqu'h la Liévre en 1909, le lien de 
communication le plus important entre les 
cantons du nord et la région métropolitaine. 

Au moment de l'inauguration officielle de la 
nouvelle route, en juin 1926, le conseil 
municipal de Mont-Laurier, alors dirigé par le 
Dr Albiny Paquette, fait placer un plaque de 
granite dans le parc du kiosque A musique en 
face de la Villa des Frimas. On veut ainsi 
commémorer I'inauguration officielle du 
troncon Montréal-Mont-Laurier de cette route 
nationale que l'on voit déjh se prolongeant 
vers l'Abitibi au nord-ouest. 

Les autorités de Mont-Laurier profitent de 
l'occasion pour demander au ministre qu'une 
route semblable relie aussi Mont-Laurier A 
Buckingham, dans le sud de la Liévre. 

Avec l'ouverture d'une route vers l'Abitibi et 
d'une autre vers le sud de l'Outaouais, Mont- 
Laurier deviendrait le carrefour routier dans 
le nord. 

Construction du bureau 
de poste 

Durant les premiéres annBes de la colonie 
du Rapide-de-l'Orignal, le service postal a été 
installk dans la maison de Solime Alix prPs de 
la rivière. Quelques années plus tard, les 
colons de la rive sud jouissent du m&me 
service postal au magasin-g4nbral de Wilfrid 
Touchet te, dans le haut-du-village. 

Avec la croissance démographique, les 
autorités municipales jugent que ce5 deux 
locaux sont devenus trop petits et elles 
demandent qu'un véritable bureau de poste 
soit construit pour répondre aux besoins de 
toute la population de Mont-Laurier. Entre 
1922 et 1925, la demande est sans cesse 
envoyke aux autorités fédhrales. Finalement, le 
nouveau d0puté Henri Bourassa, revenu dans 
son ancien comté de  Labelle en 1925, 
s'occupe de la demande des citoyens de 
Mont-Laurier et le projet est finalement 
accepté par le gouvernement fkdkral. 

C'est A l'entrepreneur Jean-Baptiste Reid, 
qui est & construire le pont-digue en béton 
sur le rapide de l'Orignal % la m&me &poque, 
qu'est confiée la construction du nouveau 
bureau de poste. L'édifice va occuper un bel 
emplacement dans le village, dans le parc du 
kiosque à musique, en tace de la beHe Villa 
des Frimas du notaire Dubreuil. Le kiosque d 
musique est alors déplacé sur les parterres du 
Palais de Justice, plus loin sur la rue 
principale. 

Non sans avoir entraîné une belle querelle 
sur l'orientation de la façade, le bureau de 
poste est finalement érigé. Les citoyens 
habitant le haut-du-village et le quartier de la 
gare se r4jouissent d'un service postal 
arnbliorb dans un bel édifice tout neut. Mais 
l e s  habi tants  du Rapide demeure ron t  
longtemps fidéles au petit bureau de poste de 
leur quartier qui est maintenant tenu par 
Ruth Alix, la fille de Solime, qui s'est 
4tablie de l'autre côte de la rue près de la 
maison où etait le premier bureau de poste 
de la colonie. 



Projet d'un chemin de f e r  
Mont-Laurier-Abitibi 

A la même époque, un projet de grande 
importance retient l'attention des gens de 
Mont-Laurier. 

Depuis 1915, les premiers colons sont 
établis en Abitibi et en moins de 7 ans, 16 
paroisses s'y fondent. L'Abitibi se colonise 
alors, grâce à l'exploitation de la foret, et ces 
pionniers tirent la plus grande partie de leurs 
revenus de la vente du bois coupé sur leurs 
terres. Mais le chemin conduisant au nord- 
ouest du Québec est trés long et ces 
nouveaux colons veulent être reliés au reste 
du Québec par une voie plus courte que celle 

Le bureau de poste 

Chemin de fer vers l'Abitibi 
"Les notables d'Amos s'impatientaient 

devant i'indiflérence montréaloise B 
l'égard de leur région. Ils souhaitaient la 
construction d'un chemin de Jer reliant 
Amos Q Montréal, par Mont-Laurier. 
"L'Abitibi Southern Railway" se jorrna 
dons ce but et prdpara des plans. Les 
notables se réunirent à Amos, puis d 
Mon t-Laurier. 

Le projet éveilla enlin I'inféret du 
Board oJ T r a d e  et, d'une manière 
g&nérale, du  commerce montr&a/ais", 

Robert Rumilly 

qui les oblige à un fort long Par le ,i,iér,. La Compagnie Noranda Mines 
nord de l'Ontario. apparait et en quelques années des centaines 

Au début des années 20, la découverte d'un de familles s'installent autour de la dizaine de 
riche gisement d'or et de cuivre sur les bords mines d'or et de cuivre de la région de 
du lac Osisko déclanche une premiPre ruée Rouyn. 



O n  veut un chemin de fer 
"Messieurs Aijred Pharand, maire de 

Sainte-Anne-du-Lac, Joseph Lacasse, 
Joseph Coutu et quelques autres sont 
allés d Mont-Laurier ces jours derniers 
et o n t  a s s i s f d  à u n e  a s s e m b l é e  
c o n v o q u é e  e n  r a p p o r t  a v e c  Io 
construction du chemin de jer projeté 
entre Amos et Mont-Laurier. 

La Presse, 5 janvier 1925 

Mais pour les familles de mineurs comme 
pour les familles de colons, le nord-ouest du 
Québec demeure isolé du reste de la 
province. On se rappelle que les colons 
installés dans les cantons du nord, sur la 
Rouge, sur la Liévre, ont &té grandement 
aidés par la construction d u  chemin de fer 
pour lequel le curk Labelle s'était si fortement 
battu. Une telle voie ferrée serait comme un 
tuyau d 'oxygéne pour I'Abitibi et le 
T é m i s c a m i n g u e .  E t  l e  c k l é b r e  c u r 6  
colonisateur n'avait-il pas lui-même parler de 
prolonger son chemin de fer jusqu'au nord-  
ouest du QuBbec? "Notre charte nous donne 
droit a I'ktendre jusqu'au Témiscamingue" 
écrivait-il A s o n  secrétaire Arthur Buies, 
plusieurs ann4es plus tdt. 

L1id4e fait son chemin et en 1924 "l'Abitibi 
Southern Railway" se forme dans le but de 
relier I'Abitibi A Mont-Laurier par voie ferrée. 
Le projet est sérieux, on prépare d4jA les 
plans. Soutenu par les personnalitbs civiles et 
religieuses de I'Abitibi, Hector Authier, députe 
de ce coin de pays, prend la tête du 
mouvement. Le groupe de promoteurs se 
d u n i t  d'abord A Amos, puis A Mont-Laurier,  
au début de janvier 1925. 

Les citoyens de Mont-Laurier se pressent A 
la salle paroissiale du village pour accorder 
tout leur appui au groupe. Le maire J. 
Antonio Matte est alors dklégué au comité 
d'organisation qui se rend A Québec chez le 
Premier Ministre Taschereau. 

L' impressionnante dél4gation de  125 
personnes se pr4sente chez Tachereau qui 

Le Premier Ministre Alexandre Taschereau 

répond rapidement "Vous prêchez A un 
converti". Le Premier Ministre du Québec 
semble donc tr&s favorable A l'idée de cette 
voie ferrée d'autant plus qu'on pourrait y 
appliquer u n e  idée favorite de Taschereau en 
électrifiant toute la ligne. 

Le projet est aussi inthessant pour la 
région rnontrbalaise car il est susceptible de 
ramener tout l'Abitibi, son commerce forestier 
et son commerce minier qui grandit à vue 

Obstacles au chemin de fer 
"Un conflit s'ébaucha entre le projet 

du "Témis kaming and Nothern Ontario" 
et celui de "I'Abitibi Southern Roilway". 
Le chemin de fer on la r ien  se targuait de 
sa priorité, de sa chorte fëdérole, de 
l'approbation m&me de ses plans par 
I'administra!ion fédérale. Le Pacifique. 
Canadien, redoutant une concurrence d 
ses  lignes Montréal-Mont-Laurier et 
O!!awa-Maniwaki, contrecarrait le projet 
de "I'Abitibi Southern Roilwoy". 

Robert Rumilly 



d'oeil dans l'orbite économique de Montréal. 

Le Board of Trade comprend finalement 
tout l'intérêt du projet mais déja un conflit 
s'kbauche enire le projet des Abitibiens et 
celui d'une autre entreprise de chemin de fer, 
la "Témiskaming and Northern Ontario". Cette 
derniére entreprise s'oppose vivement au projet 
d'une voie ferrée vers Mont-Laurier et Montréal, 
son idée est de relier le nord-ouest du Québec A 
Toronto. 

A Mont-Laurier et 2i Ferme-Neuve, où l'on 
souhaite voir passer le chemin de fer, les 
conseils municipaux demandent au gouverne- 
ment de Québec de soutenir le projet des 
gens de l'Abitibi et les deux municipalités 
exemptent l'entreprise d'Abitibi de toutes 
taxes si elle obtient gain de cause auprés des 
autorités politiques. 

Le gouvernement d u  Qubbec semble 
favorable A "l'Abitibi Southern Railway", mais 
les questions du chemin de fer se réglent 
d'abord h Ottawa et la "Tkmiskaming and 
Northern Ontario" a l'entier appui du  
gouvernement fédéral. 

Et le nord-ouest québbcois sera relié au sud 
par un chemin de fer dont le tracé passera 
en Ontario plutôt qu'A Ferme-Neuve et Mont- 
Laurier oh la déception est grande. Mais l'idée 
est loin d'être morte et le projet d'un lien 
ferroviaire entre Mont-Laurier et l'Abitibi 
réapparaitra dix ans plus tard au moment du 

second boom minier dans la région de Val 
d'Or A l'est de  l'Abitibi. 

Le retour d'Henri Bourassa 

En septembre 1925, Hyacinthe Adélard 
Fortier, le député Mdéral du comté Labelle, 
vient rencontrer ses électeurs de Mont-Laurier 
pour leur annoncer qu'il vient d'être nommé 
juge A la cour supérieure et qu'il va 
démissionner de son poste de dbputé de 
Labelle. 

Dés lors, plusieurs citoyens songent A 
solliciter la prestigieuse candidature d'Henri 
Bourassa, directeur du "Devoir". Ce dernier a 
&té  le premier dkputé de  Labelle aux 
Communes, de 1896 h 1908. Par la suite, il 
quit tait la s c h e  fédbrale pour aller affronter 
et battre le Premier Ministre Lomer Gouin 
dans le comté provincial de Saint-Jacques b 
Montréal. 

Depuis, ses fidéles électeurs de Mont- 
Laurier suivent sa carriére et sa pensée 
politique A travers ses écrits dans son 
quotidien "Le Devoir" qu'il a fondé en 1910. 

A Mont-Laurier, les plus anciens parlent 
encore de  Monsieur Henri et  plusieurs 
souhaitent son retour dans Labelle pour les 
élections fédkrales qui s'annoncent. Une 
délégation formée de Sbraphin Bock, du 
docteur CBme Cartier, de Théo Bonhomme, 

Bourassa avec ses électeurs du comté Labelle 
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Ltionard Moncion, Wilfrid Lalonde et du 
docteur Albiny Paquette se présente chez lui 
h Montréal pour l'inviter A poser sa 
candidature dans son ancien comté. 

Bourassa est heureux de leur démarche et 
il accepte de revenir dans Labelle. II a alors 
57 ans. Le docteur Paquette, l'avocat blonde, 
le commerçant Moncion ainsi que le docteur 
Cartier s'occuperont de sa campagne dans le 
"haut" du vaste comte. Bock et Bonhomme 
se chargeront de voir A l'organisation du sud 
qui  descendait jusqu'd la sergneurie des 
Papineau sur la riviére Outaouais. Louis- 
Joseph Papineau, le célébre patriote de 1837, 
ktait le grand-p&re d'Henri Bourassa. 

Le 4 octobre 1925, Bourassa inaugure sa 
campagne électorale A Mont-Laurier. Le 
journal "Le Devoir'' a d'ailleurs nolisé un train 
spbcial A cet effet. Journalistes et partisans de 
Bourassa s'aménent donc nombreux A Mont- 
Laurier. C'est dans la cour du Séminaire 
Saint-Joseph, A l'arrihe de la cathédrale de 

Retour de Bourassa 
"Le ddcor favorisait Bourassa, dans /a 

cour du Srninaire de Mont-Laurier, 
entre les Laureniides rouilleuses et la 
Lidure bondissant en cascades. La voix 
claironnante, portée par le vent, se 
répercutait dans les montagnes. Elle 
aussi évoqua le souvenir du "vieux chef" 
Sir Wiyrid Laurier. 
Dans ce comté, un quart de siècle 

plus tôt, Bourassa lançait le mouvement 
de résistance à l'impérialisme. II obtenait 
aussi du Pacvique-Canadien, grâce d 
l'appui d'lsraël Tarte, ministre des 
travaux publics, le prolongement du 
chemin de fer de Labelle à Mont- 
Laurier. Il protCgeaif les colons". 

Robert Rumilly 

Bourassa de retour d 
Mont-Laurier. 
"M. Henri Bourassa a ouvert sa 

campagne électorale dans Labelle par 
une grande assemblde tenue ici hier 
apr&s-midi, sur le terrain du séminaire 
St-Joseph. Environ 3 milles personnes 
sont venues de toutes les parties du 
comté et un train spécial venu de 
Montréal a aussi amené une Joule 
considérable d'&rangers. L'assemblée, 
présidée par le Dr J .A.  Matte, maire de 
Mont-Laurier, a fait un accueil trés 
favorable e t  t rés  enthousiaste a u  
candidat. Parmi les personnes présentes, 
on remarquait: MM. Pierre Lortie, 
dépu té  de Labelle d l ' assemblée  
législa fiue, Wil/rid Lalonde, avocat, J.B. 
Forget, ex-maire de Mont-Laurier, L. 
Moncion, A. Dubreuil, régistrateur, Dr 
J.H.A. Paquetfe, Dr L.M. Grignon ... un 
grand nombre de Jemmes assistaient d 
IJassembUe. 

La Presse, 5 octobre 1925 

Mont-Laurier, que Bourassa retrouve ses 
anciens électeurs de Labelle. 

, 

Avec discours et nombreuses poignées de main, 
Monsieur Henri se rendit A Ferme-Neuve en 
automobile en se rappelant qu'il faisait le même 
trajet en canot vingt-cinq ans plus t8t. Plusieurs 
choses ont changé dans le comté depuis son 
dkpart, plusieurs nouvelles paroisses de 
colonisation ont été ouvertes. Partout, les gens 
sont heureux de le retrouver ou de le connaître. Et, 
A la mise en candidature. la victoire est déjA Ih, 
Bourassa est 4lu député indépendant de Labelle 
par acclamation. 

L'année suivante, en 1926, une nouvelle blection 
générale dans le Canada relance Bourassa en 
campagne blectorale. A nouveau les asçemblées 
sont triomphales et A la faveur des excursions en 
train organisées par "Le Devoir", on vient d'un peu 
partout pour écouter le célgbre tribun. II vaut la 
peine de faire le trajet pour voir Bourassa dans son 
comté, parlant, avec tanldt le rire, tantdt le feu 
dans les yeux. 

A Mont-Laurier, Bourassa a déjA prkvenu son 
ami et principal organisateur, I'avocat Wiltrid 
Lalonde, qu'il n'aime pas entendre parler de 
patronage, de quais publics, de bureaux de poste. Il 



Assemblee d'Henri Bourassa sur les parterres du Palais de Justice 

entend intrepréter la nation canadienne plutôt que 
les solliciteurs du comté. Laionde fait passer le 
message. Certains grondent u n  peu, mais Bourassa 
est tellement populaire ... 

De son c6r4  le docteur Paquette, devenu maire 
de Mont-Laurier, est reconnu comme u n  franc 
conservateur, mais il fait passer son admiration 
pour Bourassa avant sa fidklit6 au parti et il 
conseille publiquement de voter pour Bourassa, 
candidat indépendant. Bourassa jouit d'un prestige 
incroyable et semble invincible. II est 21 nouveau &lu 
par acclamation. 

En juillet 1930, les électeurs ont B nouveau A 
renouveler leur confiance en Bourassa. Mais, h 
ce moment, la situation économique est moins 
reluisante et les murmures se font plus nombreux 
car burassa  refuse toujours de s'occuper des 
questions de patronage. Plusieurs sont trés mal 21 
l'aise, Bourassa est un prestigieux politicien connu 
dans tout le Canada, mais le comté Labelle n'est pas 
bpargné par la crise du cliômage qui frappe 
partout. On voudrait que le cél&bre tribun 
s'intéresse un peu moins 21 la grande politique, aux 
questions nationales et internationales et un peu 
plus aux demandes de subsides qui lui parwiennent 
de son comté. Les démarches sur ces questions 
locales, qu'il acceptait de faire au début du siécle, 
ne lui sourient plus du tout. 

Dans tous les comtés du Canada, les libéraux et 
les conservateurs s'affrontent, mais dans le comté 
Labelle, au Québec, la consigne semble être de ne 
susciter aucune candidature contre l'indbpendant 
Henri Bourassa. Le parti conservateur est venu, en 
vain, solliciter la candidature du maire de Mont- 
Laurier, mais le docteur Paquette refusa d'être 
candidat contre Bourassa, un ami. 

Election de 1930 
"Pendant la dépression, le comte de 

Labelle se plaint du non patronage de 
H e n r i  B o u r a s s a .  Jos  R a i n u i l l e ,  
conservateur ,  o f f re  /a candidature  
conservatrice d a n s  L a b e l l e  p o u r  
neutraliser Bourassa au Dr Albiny 
Paquette, maire de Mont-Laurier et 
p ré fe t  d e  comté. Mais Paquette a 
soutenu Bourassa en 1925 el 1926 et il 
refuse. "Je ne puis pas être candidat 
contre Bourossa". 

Robert Rumilly 

Malgré les murmures de certains mbcontents, 
Henri Bourassa est élu A nouveau par acclamation 
comme déput6 independant de Labelle. 



CRISE ECONOMIQUE 

Dans l'industrie forestiére 
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A l'automne 1929, une profonde dépression 
économique née aux Etats-unis va frapper tousles 
pays capitalistes du monde. La situation de crise en 
vient b dés4quilibrer tout le syçtéme économique 
du Québec pendant prés de 10 ans. 

Bien que la crise touche davantage les citadins, 
principalement les employés d'usines, les 
répercuçsions se font durement sentir dans la 
région de Mont-Laurier aussi. Les demandes en 
bois de construction chutent rapidement et les 
exportations de bois et de papier tombent A leur 
plus bas niveau. Dans la région, le commerce du 
bois s'éftondre et les gros commerçants de bois, 
hier si prospéres, se voient acculés h la fermeture 
ou h la faillite. Les moulins à scie ferment leurs 
portes les uns aprés les autres, pendant que les 
compagnies forestiéres employent le minimum de 
bûcherons en forst. Dans les chantiers, les salaires 
sont réduits à 1.50$ par jour et les bçicherons 
doivent maintenant payer .50Q de pension par jour. 

Aprés des années remarquables pour l'industrie 
du bois de sciage, les propriétaires de moulins à 
scie restent fortement endettés envers les 

Vie quotidienne au moulin 
d scie. 

"Aujourd'hui, nous avons baissé la 
n'vidre ... une "team" a callé sur le lac ... 
il lait trés doux, le charroyage est 
diflicile ... premier jour de sciage, court- 
circuit, la lumiére s'arrête dans le 
moulin. .. les charretiers demandent une 
augmentation, le sciage va mal, bisbille 
sur tour le moulin, Duval ôte ses 
"overali" mais  Matte le décide à 
retourner à I'ouvrage ... deux scies sont 
brisées, elles sont trernpdes trop dur ... le 
batteur de scie est arrivé m ~ i s  le sciage 
est diJficile cor le bois est trop gelé ... 
mauvaise journge: Dupras se /ait écraser 
les doigts et Anatole Plante se fait 
écraser u n  pied. Beau temps, les 
chemins sont gelés. Elie Bourgeois est 
satisjait des chantiers, le charroyage est 
fini ce soir, le sciage ua bien, nous 
espérons faire mieux demain. 

Journal de bord de la Scierie des 
Laurentides (1924) 

banques. A Mont-Laurier, le vaillant Samuel 
Ouellette doit cesser ses opérations forestières A 
cause de la faillite de son principal acheteur en 
Grande-Bretagne. Et bientbt, l'industrie du bois de 
sciage ne compte plus qu'une seule scierie en 
opération; celle d'Eugéne tamarche, à la sortie du 
village, dans le quartier du Rapide. 

Le chBrnage prend de l'ampleur et la misère 
gagne plusieurs foyers. L'optimisme des années 20 
cPde maintenant la place au  pessimisme des 
années sombres. 

Difficultés de la "Laurentian Water 
and Power" 

Tous les villageois se sont réjouis de l'initiative 
industrielle de Jean-Baptiste Reid qui a mis sur pied 
un réseau d'électricité en harnachant le rapide de 
l'Orignal au début du çiécle. 

En 1925, aprés plusieurs demandes des autorites 
municipales de Mont-Laurier, le gouvernement 
québécois approuve le projet d'un nouveau pont 
devant enjamber la riviére du Liévre, au-dessus du 
rapide de l'Orignal. Ce nouveau pont en béton, 
vient remplacer le premier pont du village, un pont- 
couvert, en bois, érigé en 1897. 

Le gouvernement accorde les subsides pour la 
construction du nouveau pont. Après discussions, 
le conseil municipal accorde le contrat de 
construction A l'entrepreneur Jean-Baptiste Reid qui 
désire que le pont serve aussi de digue pour mieux 

Ouvriers h la construction du pont Reid 



Construction du pont J.B. Reid 

alimenter le bassin de I'uçique électrique de 1926 et Reid entreprend ainsi de construire le 
l'entreprise "Laurentian Water and Powef'. nouveau pont pour un montant de 29,000$. 

Le conseil accorde a Reid le privilége de fournir Une 6quipe d'ouvriers se met A l'oeuvre et les 
I'électricitB dans tout le village, d'une façon travaux sont bien men& durant l'automne et 
exclusive pour une période de 10ans à partir d'avril l'hiver. Le pont est bbti solidement mais la nouvelle 

Le pont-digue sur le rapide de l'Orignal 



Moulin A scie de la Eagle Lumber 

digue éléve le niveau de l'eau en amont du barrage. 

Séraphin Bock, propriétaire de la scierie Eagle 
Lumber sise en amont du nouveau barrage sur la 
rive sud, se plaint rapidement de ce nouveau 
niveau de la rivière en prétextant qu'il ne corivient 
plus au bassin A billots de son moulin à scie. 

Les deux industriels, adversaires politiques par 
çurcrott, n'arriverit pas a s'entendre et Ic! litige va 
prendre le chemin des tribunaux. Cette situation 

La conjoncture économique et les difficultés du 
long procés avec l'entreprise Eagle Lumber 
affectent durement I'industriel. En novembre 1929, 
Reid s e  résigrie à faire une offre de vente de toute 
son entreprise d'électricité 21 la municipalité de 

- Mont-Laurier. La première offre est faite 2 
ci - ,j . 125,000$. Le conseil municipal refuse cette 

prernihre offre et refuse aussi une seconde offre 
l'année suivante. On semble craindre de s'engager 

'II 
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va entraîner de sérieux problèmes financiers pour 
Jean-Baptiste Reid. En juin 1927, Reid est 
également durement éprouvé par la mort de son fils 
Rosario, son bras droit dans l'entreprise, qui est 
blectrocuté au travail. 

dans cette voie de la rnunicipalisatinn du service 
étectriqiie alors que l'entreprise de Reid est encore 
aux prises avec un difficile procés. 

Le conseil municipal de Mont-Laurier crée un 
comité pour étudier laquestion A fond. On tierit un 
référendum pour connaitre l'avis des propriétaires 
du village qui se montrent tréç largement favorables 
au projet par un vote de 125 A 2. Mais déj; un autre 
industritzl offre de vendre à Mont-Laurier son petit 
pouvoir électrique: Zotique Reno a endigub la 
riviere Kiamika à i'embouchure du lac Gauvin et il 
offre son pouvoir Blectrique au conseil municipal A 

L'usine électrique de J.B. Reid 
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un prix moindre que celui de Reid. Les autorités de la somme de 40,000$. 
Mont-Laurier prennent donc la decision $acheter Trois mois tard, en juin, revend 
Io P O U V ~ ~ ~  électrique de Reno* prPs de Val- la Compagnie &leclrique de Mont- 
Barrette, mais la Commission municipale de L ~ ~ ~ , ~ ~  doni il der actionnaires 
Quebec refuse d'autoriser le rg~lement d'emprunt wec le ,-ammerqant Emile Lùuzon pour la Somme 
de la municipalité de Mont-Laurier pour réaliser ce d, 120.400$. 
projet. 

Le projet est donc remis aux calendes grecques 
et pendant ce temps, les difficultés s'accumulent Misère dans le village 
pour Reid. En 1933, la cour d'appel le condamne 
pour préjudice envers la scierie "Eagle Lumber". Depuis la naissance de la colonie du Rapide-de. 
La "Laurentian" de Reid est condamnée a payer -- 

une importante somme A Séraphin Bock. 

Reid, qui subit les affres de la crise économique, 
n'a pas les moyens et refuse de payer la somme. La 
"Eagle Lumber" demande alors la mise en faillite de 
l'entreprise d'électricité. Le notaire Bégin de 
Montréal est alors nomm4 syndic dans l'affaire et il 
prend possession du pouvoir électrique. 

Deux ans plus tard, sans que le probléme soit 
vraiment réglé, Jean-Baptiste Reid meurt en mars 
1935. Quelques heures plus tard, le fiduciaire de 
l'usine électrique, le notaire Bégin, vend toute 
l'entreprise au docteur Toussaint Lachapelle pour 

Salaires à la baisse 
"La premiére année d'enseignement 

(1931) mon soloire était 325$ par année, 
ménage compris. En janvier, je cessais 
d'être payée pour n'être remunt-rée 
qu'en juillet. Heureusement que mon 
pére éfait culiioateur ... L'année suiuante, 
les sabires annuels étaient réduits d 
210$, ménage compris. ceci dura quatre 
années." 

Gertrude Grenier 

L'usine électrique de Mont-Laurier 



l'orignal, la population n'a jamais ceçsh de crottre travail que l'on payait .35@ en 1929. 
mais, en ces années difficiles, la population de la Les autoritks municipales réalisent rapidement paroisse s e  stabilise autour de  3,500 personnes 
pendant pratiquement toute la décennie de 1930. 

En 1931, devant l'ampleur de la crise 
économique, le gouvernement vote la loi dite du 
"secours direct" pour venir en aide aux 
nombreuses familles dans la misère. Cette loi 
s'applique A I'alimentation, A l'habillement, au 
logement et au combustible. La loi vise surtout 21 
panser les plaies sociales en milieu urbain mais une 
partie des subsides votés est aussi envoyée aux 
municipalités rurales. 

A Mont-laurier, le conseil municipal entreprend 
différents travaux publics de voirie pour venir en 
aide aux chameurs. On songe 3 faire construire un 
marché public mais, finalement, c'est I'élargisse- 
ment de la rue du Pont, le long du bassin de l'usine 
électrique, qui est entrepris. On y emploie les 
chbmeurs, pPres de famille de préférence, pour un 
salaire de .25C l'heure et l'engagé n'y travaille qu'a 
toutes les 2 semaines. La municipalité défraye la 
moitik des salaires et l'autre partie est payée par les 
gouvernements d'Ottawa et de Qu4bec. En 1934, 
les salaires payés sont de .156 I'lheure pour un 

Crise économique 
"Les salaires Plaient ridiculement bas. 

Les inst t futr ices  ne gagna ien t  en  
moyenne que 20$ par mois et, souvent, 
elles attendaient des mois pour recevoir 
ce maigre reuenu péniblement gagné. Le 
chômage était tel que, dans certains 
comtés, de 20 ù 40% des chefs de 
familles étaient sans travail. L a  misére 
était grande. Les compagnies forestières 
ne pouvant vendre leur bois, payaient 
des salaires de 15$ à 18$ par mois aux 
bûcherons. Le travail d'un cheval dans 
les chantiers était payé cinquante cents 
p a r  jour, nourri. A Montrka l ,  la 
populafion uiuait sous le secours direct 
et a la campagne sous le régime des 
"pitans". 

Albiny Paquette 

Élargissement de la tue du Pont 
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Courage des femmes 
"On travoilloit toute b lournée et 

apr& ça, on dormait juste d'un oeil 
pour ne pas que les petits aient jroid. 
Tu passais la nuit à penser aux enlants, 
6 avoir peur du jeu. Les femmes en on1 
dit des ove, il n'y avait que ça, lu 
priais. C'&tait le seui rkconfort. II   allait 
que tu sois la prorectrice de ton mari, 
ni plus ni moins, pour pas qu'il perde 
son moral. l! y avait des jemmes qui 
étaient cornplè~ement dPjaites.. . " 

Une inconnue "courageuse" 

pas beaucoup pour céder au désespoir. Plusieurs 
familles vivent très i n t e n ç h e n t  ces "années 
dures". Le plus souvent, c'est le courage et 
I'ing&niosité des femmes, des miires de famille, qui 
s'avérent être le plus grand secours. 

A Mont-Laurier, les femmes délaissent les 
produits manufacturks pour retourner aux 
industries domestiques. On utilise à fond toutes les 
ressources d e  la terre pour se nourrir comme pour 
se vêtir. Les métiers à tisser se multiplient, on en 
compte  près  de 30 en opération dans la paroisse et 

que ces  projets sont bien insuffisants pour soulager toutes les femmes se font un devoir d'apprendre à 
la misPre qui est grande dans le village. Le principal tisser. 
cheval de  bataille du conseil municipal est la 
demande au gouvernement de Québec de 
s'engager immédiatement dans la construction de 
la route projetée vers l'Abitibi afin d e  donner 
du travail aux centaines d e  chômeurs. Le député 
Pierre Lortie appuie le demande, mais le projet 
demeure toujours lettre morte. 

Exaspérk, incapable de percevoir les véritables 
responsables de toute cette situation de crise, le 
conseil municipal se laisse emporter dans un excés 
de xbnophobie et demande au gouvernement 
i4déral "de chasser du pays et d e  ne plus admettre 
comme sujets d'immigration des étrangers a 
tendances bolch4vistes, socialistes, russes ou 
autres indésirables.. .". 

Entraide dans la misére 

La miskre est grande dans le village et i l  n'en faut 

Devant la "rniskre noire" qui sévit dans certaines 
lamilles où l'on doit envoyer les enfants "faire 
chanter la charité" d e  porte en porte, ungroupede  
femmes organise le cercle de couture pour les 
pauvres. Des centaines de vstements usagés sont 
ainsi récup4rés par des collectes faites dans le 
village. De nombreuses paires d e  bas et  de mitaines 

Débrouillardise 
"Le retour aux industries domestiques 

s'accentue, très notablement. On sait 
mieux utiliser les ressources de la terre. 
On compte moins s u r  les produits 
manufacturés. Les métiers sont plus 
nombreux: 27 mktiers sont en opkration 
dans la paroisse et plusieurs savent 
lisser. " 

Pierre Neveu, curé 



sont aussi tricotéeç et le groupe ouvre un comptoir cette solution en créant, en 1933, la Sociétk 
dans le soubassement de la sacristie pour diocésaine de colonisation qui s'éfforce de diriger 
distribuer tout ca aux ~ l u s  démunis. les chdmeurs des villages de son dioc&se et ceux de 

A la campagne, les femmes organisent des 
collectes pour amasser de vieux vaements, de la 
laine, dela viande, des légumes, et avec les poches 
de patates ainsi données, on organise l'oeuvre du 
jardin des pauvres où l'on sème le tout dans les 
terrains laissés gratuitement pour les pauvres. Le 
courage des femmes, des épouses, des méres est 
sans doute le plus haut phare qui permet de 
traverser cette ternpgte économique. 

Retour à la terre 

Pour un journalier, il n'y a de travail nul part. La 
solution la plus avantageuse est de s'installer a la 
campagne, sur une terre oh le jardin permet au 
moins de se nourrir. Pour le clergé québécois, la 
cause première de cette dbpreçsion 4conomique si 
néfaste pour les familles est i'industrialisation 
accélkrhe qui a vidd les campagnes en attirant les 
gens vers les centres urbains. Dans ces grandes 
villes, les liens familiaux se sont affaiblis. Pour le 
clergé, seul le retour A la terre peut remkdier au 
chdmage et amener un retour aux valeurs 
traditionnelles. 

Monseigneur Limoges s'engage A fond dans 

Retour à la terre 
"Le monde soufie d'une surproduction 

générale, consdquence d'un ddveloppe- 
ment industriel illimitd et trop rapide, 
dont /'un des malheureux effet a été de 
déraciner du soi pour les ottirer vers les 
uilles tant de jeunes gens, de jeunes 
filles, de jamilles enliéres ... Le retour Ù 

la tewe et le souci de chaque foyer de 
produire par  lui-m&me ce qui est 
nécessaire, constitue, avec la praiique de 
lJ6conomie, la plus profonde solution 
humaine au probléme actuel; nous en 
nvons la ferme conuiction. " 

Lettre collective des Cubques du 
QuBbec, 1932 

Montréal vers de nouvelles terres de colonisation. 
De nouveaux rangs s'ouvrent pour ces colons dans 
le canton Phodeau et la paroisse de Chute St- 
Philippe nait en 1933. Les régions du lac Saint-Paul 
et de Val Limoges sont aussi développées durant 
cette période de récession économique. 

Retour à. la terre 
"La crise semble se résorber; les 

indigents se sont dirigés vers les terres 
neuves. II jaut /es en jéliciter. [ I  n'y a de 
salur que dans I'agriculture. I I  faut 
économiser, faites-vous un jardin". 

Pierre Neueu, cure 

La solution prônée par le clergé québécois est 
bientdt reprise par le gouvernement Taschereau. 
Le retour 21 la terre apparalt comme la solution la 
plus efficace pour aider les ouvriers chdmeurs dans 
les villes où la crise frappe le plus durement. 

Le ministre de l'agriculture, Iren6e Vautrin, 
propose un plan de  retour A la terre en établissant 
les milliers de chômeurs des villes dans de 
nouvel les  r ég ions  d e  co lon i sa t i on .  Le 
gouvernement accepte de voter un budget de 
400,000$ pour ce plan. 

C'est e n  Abitibi spécialement que le 

Colonisation de l'A bifibi 
"L'Abitibi en particulier, connut un 

developpement rapide, et des milliers de 
colons prirent le chemin de cette région 
du  nord-ouest québécois dans des  
conditions souvent pénibles. Le plan 
amena i'dtablissement, entre 1932 et 
1939, de prés de 40,000 personnes au 
Témiscamingue et Abitibi. Le visage de  
la région fut compléternent transformé. 

Robert Rumilly 



gouvernement concentre le gros de ses efforts de 
colonisation. Dans la région de Mont-Laurier, la 
colonisation des terres a surtout été une  entreprise 
individuelle, avec une aide gouvernementale plus 
que parcimonieuse et il reste encore beaucoup à 
faire, spécialement en matiére de voirie rurale. 
Les nouveaux colons que l'on dirige vers l'Abitibi 
sont mieux soutenus par l'ttat qui assure leur 
transport et leur installation. Par groupe, les colons 
s'établissent autour du lac Abitibi et le long du 
chemin de fer. Cette colonisation mieux planiiihe et 
dirigee par le clergé et le gouvernement dure toute 
une dbcennie. 

En septembre 1933, la Sociét6 de Colonisation 
du diocése de Mont-Laurier a regroupb un premier 
contingent d'une cinquantaine de colons qui 
partent pour aller s'ktablir en Abitibi sous la 
direction de I'abbk Addard Roy, nommé abbé 
colonisateur par Mgr Limoges. Le peuplement de 
la région de Mont-Laurier est loin d'être complété 
mais Mgr Limoges a tenu A faire son effort de 
colonisation pour peupler l'Abitibi. 

Dbormais, la colonisation en Haute-Liévre 
apparait au pas&; les nouveaux colons se dirigent 
maintenant plus au nord, vers les terres de l'Abitibi 
et du TOrriiscamingue. 

L'agriculture pendant la crise 

A Mont-Laurier, u n  peu comme A travers tout le 
Qukbec, les cultivateurs sont ceux qui traversent le 
mieux cette période dconomique tr&s ditticile. 

Les agriculteurs de la région ont compris que la 
coopération, la solidarité et l'entraide sont des 
outils indispensables pour traverser ces moments 
difficiles. 

Défiant la conjoncture économique, u n  groupe 
de 26 cultivateurs de la région lance la Coopérative 
Agricole en novembre 1931. Ce mouvement 
coopératif leur apparait comme un moyen 
excellent pour stabiliser l'économie agricole. La 
Coopérative progresse si bien que plusieurs autres 
agriculteurs viennent se joindre au  groupe du 
départ. Cinq ans plus tard, en 1936, la Coopérative 
Agricole procéde. 21 une réorganisation et le 
mouvement repart de plus beHe avec 172 co- 
sociétaires cette lois. Les chiffres de vente de la 
Coopérative sont remarquables, de 4,900$ en 
1932, on monte a plus de 180,000$ en 1937. La 
beurrerie de la Coop est le principal fleuron de 
l'entreprise. 

Et depuis 1936, le crédit agricole est nk: cette 
nouvelle loi où les cultivateurs peuvent obtenir 
des prdts  A 2 1/2% d1int8r&t pour une période de 39 
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De tous les groupes sociaux de la région, les 
cultivateurs sont les mieux organisés. En plus de 
1'U.C.C. , fondée en 1933, d'autres organismes 
sont aussi voués à la défense de la classe agricole: le 
Cercle des Fermiéres, le Cercle des jeunes 
éleveurs et jeunes cultivateurs, la Société 
d'Agriculture, le Cercle Agricole, la Coopérative 
Agricole, la SociétO Diocésaine de Colonisation. 
De plus, le gouvernement du Québec maintient A 
Mont-Laurier une ferme modéle exp&rimcntale, la 
Ferme Saint-Joseph, A I'arri8re du Slminaire, 
depuis que Mgr Limoges a fait naître une kole 
d'Agriculture dont les cours se donnent au 
Séminaire depuis 1934. Sur la ferme Évariste Forget 





concrets et non pas de bons conseils et plusieurs 
dagissent contre lui: "Qu'il aille au diable!" lancent 
les plus frondeurs. La carriche de Bourassa comme 
dbputé de Labelle tire à sa lin. 

Victoire de Maurice Lalonde 

En 1933, Henri Bourassa a 65 ans et i l  songe à 
quitter son poste de député de Labelle a la chambre 
des Communes. A Mont-Laurier, le jeune avocat 
Maurice Laionde, fils de Wilfrid Lalonde, 
l'organisateur en chef de Bourassa, est perçu 
comme le successeur possible du dlèbre tribun 
qui lui a d7aiHeurs laissé miroiter le poste, aprhsson 
dkpart. Lalonde songe donc à remplacer Bourassa, 
i l  est jeune, hardi, ambitieux, il n'attend que la 
retraite du tribun pour annoncer ses couleurs. 
Bourassa le tient en haute estimeet lui laisse m@me 
savoir que sa succession lui sera toute grande 
ouverte. 

La crise économique a fortement diminue la 
popularité de Bourassa dans son comté. Maurice 
Lalonde croit aue son heure est arrivée. 11 va 
préparer son arrivée en politique. I I  s'&ait déjà fait 
remarqué A l'époque de ses &tudes au Séminaire 
Saint-Joseph où dans le cercle Brunet de 
L'A.C.J.C. il orgatiisait des conférences sur le bon 
parler français, Roméo Ouellette, Robert 
Choquette, Jean-Marie Laurence et lui étaient 
alors poussks à I'action par l'abbé Marcel Poissant, 
aumonier du mouvement. La devise "piété, étude, 
action" leur servant de mot d'ordre, les quatre 
skminaristes parlaient de guerres aux anglicismes. 

En 1935, la radio dbbute A peine dans le QuBbec, 

Maurice Lalonde 

dans la région métropolitaine; le meilleur outil de 
communication politiqisr~ est encore le journal. 
Bourassa l'a bien compris lorsqu'il lance le 
quotidien "Le Devoir" pour &fendre ses id&. 

Laionde n'a pas l'envergure du célhbre tribun et il 
n'entend pas retenir L'attention de tout le Canada; 
un petit hebdomadaire, bien fait, traitant des 
problèmes locaux, servirait fort bien sa cause 
politique. II lance donc son propre journal: "La 
Voix du Nord" en collaboration avec son voisin et 
ami, le docteur Albiny Paquette, maire de Mont- 
Laurier. Le journal de Lalonde est bien modeste en 
face du puissant "Devoir" de Bourassa mais tel 
David contre Goliath, le feuillet de Lalonde va 
s'av&rer un intrument indispensable dans sa 
montée politique. 

Lalonde est actif, il est prbident du cercle 
Limoges de l'A .C. J. C., organisme de jeunes 
québ&cois, qui, dans la foulée de l'action du 
chanoine Lionel Groulx, entend rendre B la langue 
française la place à laquelle elle a droit dans les 
domaines du commerce et de l'industrie. De plus, 
Lalonde parcourt syçt4matiquement le comté 



Labelle, du nord au sud afin d'être mieux connu et 
en 1934, par l'intermédiaire de son journal, il  lance 
l'idée de former une association pour la pratection 
de la faune. 

Peu à peu, Lalonde quitte le sentier premier 
tracé par Bourassa, ce qui entraîne le départ de 
Paquette du journal. Paquette est toujours 
demeuré fidéle A Bourassa alors que Lalnnde juge 
froidement les fautes électorales du dkputé et il 
n'admet pas que celui-ci néglige le patronage et 
ne soutienne pas le projet de la route Mont-laurier- 
Abitibi que tout le monde souhaite dans la région. 

Et lorsque le projet de cette route refait surface 
en 1933, Lalonde s'empresse d'attacher ie greiot 
dans son petit hebdomadaire alors que Bourassa 
continue de parler de renonceriient et d'économie 
dans "Le Devoir". 

Habilement, Lalonde suggère d'employer les 
chômeurs montréaiais et ceux de la r6gion du 
comté Labelle, au défrichemenf et au nivelletnerii 
du terrain pour la route projetée. Voilà une solide 
idée pour uri jeune avocat qui r&ve du poste de 
député de Labelle. Son id8e fait son chemin, 
Maurice Gabias et LQon Trtipanier se montrent 
intéresshs alors que Pierre Lortie, deputé de 
Labelle B Québec et Hector Authier ésalement 

Lalonde marque donc des points méme s'il quitte 
passablement le sillon trac6 par Bourassa qui 
s'oppose A toutes nouvelles d4pençes gouverne- 
mentales en temps de crise. 

Bourassa avait laissé entendre qu'il allait quitter 
la politique mais aux élections de 1935, il décide de 
revenir sur sa décision. II repousse l'idée de se 
retirer et d&cide de solliciter un nouveau mandat de 
la population du comté Labelle. 

Les espoirs de Lalonde allaient-ils s'envoler? Un 
instant dksarmé devant la possibilité d'affronter le 
cblébre Bourassa, ami de la famille, qu'il a lui-rnéme 
tant admiré, Lalonde décide de foncer malgré tout 
et de se présenter, faisant f i  des solides appuis sur 
lesquels Bourassa peut compter. 

Le docteur Paquette, maire de Mont-Laurier et 
Pierre Lortie, d0putk de Labelle à Québec, tentent 
tour A tour de convaincre le jeune avocat de laisser 
une derniére fois le chemin libre à Bourassa. 

Ernest Lapointe, organisateur en chef du parti 
libbral continue d'3tre acquis à Bourassa et neveut 
pas de candidat IibOral contre lui dans Labelle. Et 
même Alexandre Taschereau que Lalonde est ail4 
rencontrer pour discuter du probléme, lui suggére 
d'attendre encore avant de çe présenter. 

député de r~bit ibi  à Quebec reprennent I'idbe. Tous semblent etre contre sa candidature. 
Lalonde est tort déçu mais i l  est entétl. II a cru en la 

-- - -r- retraite de Bourassa et il a bien prdparé sa propre 
candidature, par ses prises de positions, par ses 
écrits, par ses voyages dans tout le comté pendant 
des mois. II ne veut pas céder si facilement et 
décide de violer la consigne du parti libéral et de se 

i- présenter quand même. 
Pour ne pas trop choquer ses amis qui sont aussi 

des fidkles partisans du vieux tribun, il répéte toute 
son admiration et son respect pour le vieil homme. 
Finalement, malgré les obstacles et la consigne, il 
persiste a &tre candidat à l'investiture même si 
Henri Bourassa se représente comme candidat 
indkpendant. 

Le jour venu, l'assemblée contradictoire des 
candidats se tient A Papineauville dans le sud du 
comté. Lalonde est nerveux, mais i l  a bien sondé la 
soif de patronage dans le comté et il marquera 
rapidement des points. 

A!ors que Bourassa continue A discourir sur les 
Pierre Lortie, député de Labelle 
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Laionde us Bourassa 
"M. Bourassa ne veut pas s'occuper 

du patronage, et bien moi, je m'en 
occuperai. Et pour ce qui est de la 
guerre, je voterai contre toute mesure 
de guerre, comme M. Bourassa et mon 
vote aura la même force que le sien. M. 
Bourassa uous a dit qu'il s'occupait de 
politique alors que je n'étais pas encore 
sevré. C'est vrai, mais aujourd'hui, les 
dents commencent à lui tomber et il ne 
veut pas s'occuper de voire patronage. 
Mois, je suis dons la force de l'dge, el 
je m'en occuperai, du paf ronage". 

Maurice Lalonde 

grandes questions nationales, Lalonde, plus terre à 
terre, entend ddfendre le comté d'abord. Et 
lorsqu'il est question de crédit agricole, le premier 
fépkte B nouveau ses réticences et se montre assez 
peu favorable A cette nouvelle intervention de l'état 
providence. Lalonde saisit aussitbt ce moment de 
chance politique; à demi rassurk au départ, i l  prend 
bientdt beaucoup d'aplomb et son tour venu, il 
arrache autant d'applaudissements que son illustre 
adversaire. 

Déjà, la campagne klectoraie s'annonce 
enlevante mais Bourassa, vieillissant, manque 
d'enthousiasme sur les questions locales. Malgré 
les conseils du docteur Paquette, qui lui reste 
fidèle, il refuse de parler en certains endroits. 11 

Défaite de Bourassa 
"L'une des grandes surprises de la 

journée d'hier fut la défaite de M. Henri 
Bourassa, candidat indépendant dans 
Labelle. M. Maurice L alonde. candidat 
libéral indépendant y oyant remporté lo 
victoire bien que les partis, libéral, 
conservateur et steueniste, eurent &té 
unanimes d déclarer qu'ofliciellement ils 
ne faisaient pas d'opposition a u  déput6 
sortant". 

La Presse, 14 octobre 1935 

prétexte une extinction de voix pour ne pas aller A 
Ferme-Neuve. II n'a jamais aimé ces batailles 
politiques dans les tranchées, village par village. 

Pendant ce temps, Maurice Ldonde tourne à 
son avantage les erreurs de son adversaire et la 
campagne électorale se termine par sa victoire, le 
14 octobre 1935. 

Le retour de Bourassa dans Labelle a donc duré 
10 ans, de 1925 1935: dix années rnarqudes 
surtout par la récession économique. 11 semblait 
regretter d'avoir entrepris cette derniére bataille 
électorale mais, bon prince, il souhaite la meilleure 
des chances A son jeune vainqueur. 

Lalonde et la guerre 
"Quant d la question primordiale de 

n o t r e  p a r t i c i p a t i o n  u u x  g u e r r e s  
extérieures impériales, j'y suis tout à )ait 
opposé, soit en hommes, soit en argent. 
Tous les vrais patriotes ne doivent ovoir 
qu'un mot d'ordre: le Canada d'abord! 
Et I';ntérét du Canada n'est pas dans 
les Fiandres, dans la péninsule ibérique 
ou en  Eihiopie, mais bien sur les rives 
d u  SI-Laurent". 

Maurice Lalonde, 1937 

Bourassa est d'ailleurs très fier de son 
successeur lorsque ce dernier prend fermement 
position contre toute mesure de guerre en février 
1937. VoilA donc un jeune député dont Bourassa se 
montre très fier. 

Mais en septembre 1939, A l'annonce de la 
guerre, Lalonde change ses positions. Lui qui a 
promis de combattre la participation A la guerre 
comme l'avait souvent fait Bourassa, son 
préd&cesseur, prononce un discours plus 
qu'ambigu. Il craint de rompre avecses chefs, alors 
que Bourassa n'hésitait jamais 21 erre lui-même et A 
naviguer seul contre la tempete dans ces moments- 
18. Lalonde se dit encore anti-participationniste, 
mais il vote avec le gouvernement pour la 
participation A la guerre en disant craindre un 
gouvernement pire. 

Voilà donc un député dont Bourassa se montre 
Ir& peu fier. 



8 Mont &e d'Albiny Paquette Maire de Mont-Laurier à compter de 1926, préfet 
du comté Labelle en 1929, et durant les années 

rarrivbe politique de Maurice à Ottawa Je Paquette songe à une 
carrière politique à l'échelon nationale. Dbjà, en va bientbt être éclipshe par la mont4e du maire de 1931, on le sa =hance, en vain,  

c ont-~aurier, le docteur Aibiny Paquette, sur la candidat conservateur aux klectionç provinciaIes. 
scène politique québ4coise. Le libérai Pierre Lortie et le gouvernement 

Arrivé de Montréal en 1914. le docteur Paauette Taschereau sont alors réélus. 

est venu s'établir dans le village de Mont.Laurier, à 
la demande du docteur Henri Cartier qui le guidera 
dans sa premiére année de pratique médicale. Le 
docteur Paquette est alors âgé de 26 ans. 

L'année suivante, le jeune mkdecin quitte Mont- 
Laurier et le Québec pour s'engager comme 
médecin volontaire afin d'aller seruir dans les 
Balkans dévastés par la lère guerre mondiale. 

Aprés la guerre, après s'être marié à Paris, il 
revient s'installer à nouveau A Mont-Laurier, en 
1919. Jouissant de l'estime de la population, on 
l'invite h faire son entrée au conseil municipal 
comme conseiller, en 1925. 

t'année suivante, en 1926, i l  succéde au maire 
J .A.  Matte et devient ainsi le 4Bme maire du village, 
a p r h  Anthirne Dubreuil, Jean-Baptiste Forget et J. 
Antonio Matte. 

AIbiny Paquette, maire 
"Je me mis résolument d I'oeuure pour 

donner d Mont-Laurier la meilleure 
administration possible. La construction 
d'dgoûts municipaux date de ce temps; il 
n'y avait alors que 6 établissements 
possédant ce sewice pourtant essentiel. 
Quant  aux frottoirs, ils étaient tous en 
bois e t  i l  jal lut  p o u r v o i r  d la 
construction de trottoirs permanents le 
plus rapidement possible. C'est ii cette 
époque aussi que l'éclairage des rues et 
des ponts se f i t  de /acon convenable. 
Des centaines d'arbres jurent plantks en 
bordure de nos rues. Réélu en 1928, 29, 
32 et 34, toujours par occlamotion, je 
m'eflorcai de donner d notre petite ville, 
un  cachet de propret6 en /aisan! 
s o u v e n t  a p p e l  à la Jiertd  d e  la 
population." 

Albiny Paquette 

Albiny Paquette, maire de Mont-Laurier 

En 1933, le vent politique tourne à son avantage. 
II est déldgué à la convention de Sherbrooke pour 
le choix d'un nouveau chef conservateur au 
Québec. Hervé Lafleur, Émile Vanchesteing et 
James Marano de Mont-Laurier, l'accompagnent A 
la convention. 

Lors des mises en candidatures, le groupe des 
délégués de Mont-Laurier soutient le candidat 
Maur-ice Duplessis, député de Trois-Rivi&res, et le 
docteur Paquet te, qui  connaît bien le candidat pour 
avoir été confrére universitaire, se tait l'appuyeur 
de la proposition de mise en candidature de 
Duplessis. Ce dernier, qui avait la réputation de ne 
pas oublier ses amis, s'en rappellera le moment 
venu. 

1 En septembre 1934, Maurice Duplessis, dans 



Convention de Sherbrooke 
"Le Dr Albrny Paquette, de~~enu  maire 

de Mont-Laurier. est I'un des dPMgués 
d u  comté de Labelle. II irauatlle pour 
son ancien camarade Duplessis du 
Parlement rnodde (les étudiants nuuieni 
orgnnisP un par!ement modèle qui siègea 
au Monument Narional en 1912, Albiny 
Paquette, pr6sident des étudiants eri 
mbdecine esr ministre du Revenu dans le 
cabinet pour rire.) Il contribuerrr au 
résultat de 1933 en Juveur de Duplessis. 

Robert Rumilly 
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Maurice Duplessis, chef de l'Union Nationale 

l'opposition A Québec, fait une tournée politique 
dans le comté Labelle et le maire Paquette lui 
organise un banquet imposant B l'occasion de son 
passage à Ferme-Neuve et à Mont-Laurier. 
Duplessis lui laisse alors entendre qu'il compte sur 
lui pour les prochaines élections. 

A la suite du décés de son épouse, Paquette 
quitte temporairement la vie politique. 11 a quitté 

Visite de Duplessis 
"Me Maurice Duplessis, chef d e  

l'opposition provinciale, continuant so 
tournée dans la province o adressé la 
parole ci Ferme-Neuve,  comté  d e  
Labelle, hier matin, après b grand- 
messe, M. Duplessis était accompagné 
du  Dr. Paquette, maire de Mont-Laurier, 
candidat conservateur aux élections 
prouinciales de 1931 et M. Antonio Elie, 
député de  Yamaska et u ~ h i p  conserva. 
leur à ln jégisla[ivc?. 

Le Dr Paquette, qui a présenté le chej 
d e  l'opposition, a declaré qu'il n'avait 
pas été surpris par sa déjaite en 1931 
car. a-t-il d i t ,  plus de  60% de  la 
population du comté &tait d l'emploi du  
gouuernement Taschereau 15 jours avant 
les élections. Une semaine après les 
dlections cependant, ces mêmes dlecteurs 
e'taient sur le "carreau" pour employer 
une expression du terroir". 

... A Mont-Laurier, M. Antonio Elie a 
été le principal orateur. II a déclaré que 
les agronomes, dans les campagnes, 
étaient, en général, une cinquième "roue 
au char" et que les cultiuateurs avaient 
plus besoin d 'un  crédit  agricole 
rationnel. " 

La Presse, 23 septembre 1934 

son poste de maire et de préfet de comté, mais à la 
demande de Duplessis, i l  accepte de reprendre le 
flambeau de la politique pour 2tre candidat dans le 
comté contre I'un de ses amis, le libéral Louis- 
Marie Gignon, médecin-vétérinaire de Mont-  
Laurier. 

Paquette motive son retour à la vie politique 
active par l'incompréhension du gouvernement 
Taschereau envers l'ouverture d'une route 
nationale entre Mont-Laurier et Senneterre en 
Abitibi. VoilA donc les arguments de Maurice 
Lalonde qui réapparaissent. 

Le 25 novembre 1935, le docteur Albiny 
Paquette est élu déput6 provincial de Labelle et il 
fait sa premiére entrPe au parlement du Québec. II 



Election de Paquette 
"D'autres mentionnent également le Dr 

Albiny Paquelte de Labelle comme 
deuani faire partie du jutur cabinet. Il 
seroit nommé secrétaire provincial. On 
sait que le département de I'hygiéne 
publique tombe sous la juridiction du 
secrétariat provincial et le Dr Paquette 
est un médecin en vue. 

La Presse, 19 aoOt 1936 

quittera 23 ans plus tard, sans jamais avoir été 
battu. II triomphera successivement aux élections 
de 1935,1936,1939,1944,1948,1952 et 1956 avant 
de démissionner. 

A sa premiére victoire, le docteur Paquette se 
retrouve sur les banquettes de  l'opposition car le 
parti libéral de Taschereau a réussi à conserver le 
pouvoir. Les libéraux dirigent le Québec depuis 
l'élection de Félix Gabriel Marchand en 1897. 

Mais le gouvernement Taschereau est déjA à 
l'agonie et ne résiste pas devant les assauts répétés 
de Duplessis, spécialement lors de l'étude des 
comptes publics. Le Premier Ministre céde son 
poste à Adélard Godbout qui va tenter de garder le 
pouvoir aprés avoir dbclanché des élections pour 
août 1936. 

Cette nouvelle campagne 4lectorale va porter le 
gouvernement de l'Union Nationale au pouvoir 
pour un premier mandat, jusqu'en 1939. Dans 
Labelle, le docteur Paquette l'emporte sur le 
docteur Elie de Val Barrette. Ce dernier était 
appuyé du docteur Ernest Poulin, ancien députéde 
Laurier A Montréal, qui avait, un temps, espér4 &tre 
candidat dans Labelle. Dans la région, l'élection fut 
tr&s tumultueuse. 

Duplessis retrouve donc son vieil ami Paquette 
qu'il nomme au  poste de secrétaire provincial dans 
son gouvernement. Le docteur Paquette reçoit 
ainsi la responsabilité de l'éducation dans le 
Québec. 

Paquette, ministre de la santé 
"Atbiny Paquette, secrétaire provincial, 

ajoute à son titre. celui de ministre de 
la santé. Paquefte rend hommage d une 
création du gouvernement Taschereau: 
les unités sanitaires. Paquette engage les 
comtés qui n'en sont  pas encore  
pourvus d demander une unité sanitaire. 
Car Albiny Paquette, rendant hommage 
à une créaiion d'Athanase David, diffère 
sur ce point de son chef ef de ses 
collégues, qui poursuivent inlassablement 
le procès de "l'ancien régime". 

Robert Rumilly 

De plus, le deputé de Labelle, médecin, est 
chargé de préparer la crkation du premier minist6re 
de la santé dans i'histoire du Quebec. Ce miniçtére 
est crée le 12 novembre 1936. Et sur I'initiative du 
docteur Paquette, ami des arts, le gouvernement 
accorde une bourse h André Mathieu, le bambin 
prodige, pour lui permettre d'étudier la musique B 
Paris. 

Le p:drnier mandat de Paquette comme ministre 
de la santé du Québec, dure jusqu'en 1939. Le jeu 
de la politique va chasser le gouvernement de 
!'Union Nationale du pouvoir aprés un mandat de 3 
ans. Lors de sa victoire de 1936, et dans les mois qui 
suivent, le chef de l'Union Nationale a plut& 
cavdiérement bouscul4 ses alliés politiques de 
l'Action libérale Nationale qui I'aidérent battre le 
parti libéral. Cette attitude de Duplessis lui est 
coûteuse aux élections de 1939, à la veille de la 
Piéme guerre mondiale. 

Dans Labelle, le docteur Paquette reste 
invincible mais il se retrouve sur les banquettes de 
l'opposition jusqu'en 1944. 

Entre temps, il pourra toujours faire connaître 
ses idées et ses projets politiques dans 
l'hebdomadaire "Le Flambeau" qu'il vient de lancer 
pour défendre ses orientations politiques. 



LES AFFAIRES MUNICIPALES 

Au conseil 

Au début des années 20, le conseil municipal de 
Mont-Laurier est présidé par le maire J. Antonio 
Matte. La principale realisation entreprise est la 
construction d'un nouveau pont su r  le ruisseau 
Villemaire pour relier le haut et le bas du village. Le 
conseil procede &gaiement à la division du village 
en districts électoraux pour lins d'élections. 

Le maire Matte est bgalement soucieux du 
développement &conornique de son village et on le 
voit participer A la délkgation d e  "l'Abitibi Southern 
Railway" auprks du Premier Ministre du QuCbec 
pour obtenir la voie ferrée vers l'Abitibi. 

Durant son mandat, on rappelle au Premier 
Ministre Taschereau sa promesse de diviser le 
comtb Labelle en deux en formant un comté pour 
la région de la Likvre et Mont-Laurier. En 1923, le 
conseil vote la somme de 100$ pour aider A 
l'érection d'un monument au curé Labelle A Saint- 
Jérôme, paroisse du cél$bre ap8tre de la 
colonisation des "pays d'en haut". 

L'annbe 1926 amene le docteur Paquette A la 
mairie du village. La paroisse compte alors 3,587 
habitants. Le nouveau maire se joint aux objectifs 
du nouveau curé de la paroisse, l'abbé Pierre 
Neveu, pour insister su r  l'embellissement et la 
propreté dans le village: reglement sur la propreté 

Pollution de Iu rivière 
"Je crois qu'on ne me fera pas u n  

crime d'avancer que la rivi4re du Liévre 
est une des rivikres les plus contaminées 
du nord. Les analyses le démon trenl. " 

Pierre Neveu, curé 1934 
- 

des terrains, et des maisons, interdiction 
d'abattoirs d'animaux dans les limites du village, 
recherche d'un riouvel emplacement pour le 
dépotoir, construction de trottoirs en bkton pour 
remplacer les trottoirs d e  bois souvent mal 
répar&, rapiécés et mal cloués, engagement d'un 
inspecteur des mauvaises herbes et plantation 
d'arbres le long des rues. 

A la m6me époque, le conseil fait construire une 
passerelle pour les piétons au pont Perrault et le 
peintre Lamoureux est chargé de faire de belles 
enseignes en pin pour identifier le nom des rues du 
village. 

Pendant que le curé Neveu, écologiste avant la 
lettre, insiste sur la propreté de la riviPre du Liévre, 
le conseil municipal autorise le paiement de 100$ 
pour I'hrection d'une nouvelle croix en béton sur  la 
colline Alix. La vieille croix de  bois, hrigée en 1913, A 
Laurier, est tombée par le vent. La nouvelle croix 
d e  béton est érigée en 1927. Jean-Baptiste Reid et 
Alcide Jolicoeur sont chargés d u  travail et le 
conseil municipal s'engage à payer les frais 
d'entretien. 

L'une des plus importantes décisions du conseil 
de l'&poque est la construction d'une salle 
municipale pour la tenue des assemblées du conseil 
d e  la municipalité. La salle est Qrigée sur la rue 
Union (Mercier) avec la station des pompes où la 
brigade des  pompiers volontaires entrepose son 
matériel. Le gouvernement du Québec fournit la 
somme d e  4,000$ pour la construction qui est sous 
la direction d'Henri Gagnon. La rnunicipalitb s e  
dote ainsi d'un hdtel-de-ville, mais, ironie du sort, la 
première aççemblke régulière du conseil dans s a  
nouvelle salle ne peut avoir lieu, faute de quorum, 
car seuls le maire Paquette et le conseiller Ernest 



Charette sont présents A l'assemblée. 

Durant le mandat du docteur Paquette dbbute 
l'asphaltage des rues du village, avec l'aide de 
subsides du gouvernement québr5cois. Et l'on 
procède aussi à l'organisation d'un corps 
constabulaire. Les constables Gauvreau, Thibault, 
Cloutier et Lenahan sont en service dans certaines 
circonstances, Si la demande des autorith 
municipales. 

Aprés la démission du maire Paquette, la 
présidence du conseil est confiée à l'avocat Ernest 
Charette, au début de 1935. A.U. Martineau 
devient alors secrétaire-trésorier de la municipalité 
en remplacement du notaire Jules Jarry qui 
occupait le poste depuis 11 ans. 

Les mentalités sont encore trés conservatrices 
et trés respectueuses des directives émises par le 
clergé et le conseil se prononce contre 
I'ktablissement d'une commission des liqueurs 
dans les limites du village et contre la présentation 
d'exhibitions thkâtrales ou vuesanimées, sauf pour 
fins religieuses o u  éducationnelles. 

En mars 1937, alors que des rumeurs de guerre 
circulent, le conseil de Mont-Laurier s'oppose 
formellement à la participation du Canada à toute 

Avocat Ernest Charette, maire de FIont- 
Laurier 

Conseil présidé par Léopold Florant 



guerre en dehors de son territoire. Le conseil se 
prononce aussi en faveur d'une réduction du 
budget pour fins militaires au strict nécessaire 
uniquement pour assurer le maintien de l'ordre 
dans le pays. Cette position pacifiste est défendue 
et votée à l'unanimité par le maire Ernest Charette 
et les conseillers Léonard Moncion, Aldéric 
Desloges, J.P. Bertrand, J.A. Thibault, Joseph 
Blais et J. Ald4ricOuellette. A Québec et à Ottawa, 
les deputés Paquette et Lalonde abonderont dans 
le même sens. 

En janvier 1939, aprés une tumultueuse 
campagne blectorale. Léopold Florant devient le 
çixiéme maire de Mont-Laurier en l'emportant sur 

le maire sortant, l'avocat Ernest Charette. Ephrem 
Prévost remplace A.U. Martineau au poste de 
secrétaire-trésorier. Le salaire payé au secrétaire 
est alors de 700$ par annke. 

L'une des premiéres d&cisions du nouveau 
conseil est la règlementation en vue d'établir un 
marché public dans le village afin de mettre fin à la 
venue des marchands colporteurs qui se 
prbsentent dans le village. Le règlement prévoyait 
l'établissement d'un marché public, sur le terrain 
de la patinoire, et tous les cultivateurs et 
maraîchers de la paroisse seront tenus d e  S'Y 

présenter s'ils veulent offrir leurs produits dans le 
village. 



EDUCATION ET AFFAIRES SCOLAIRES 

Eco~e Normale Christ-Roi 

En 1924, Mgr Limoges, évêque de Mont-Laurier, 
demande à la Supérieure générale des Soeurs S t e  
Croix si sa  communauté accepterait de venir ériger 
et diriger une école Nwmale pour jeunes filles qu'il 
songe à ouvrir dans sa ville épiscopale. Les soeurs 
Ste-Croix sont déjA impliquées dans la région où 
elles dirigent une école de pédagogie A Nominingue 
aiin de mieux prkparer les jeunes filles qui 
s'orientent vers l'enseignement. 

Durant ses années comme curk 21 travers le 
diocéçe, et surtout depuis qu'il est devenu évêque, 
Mgr Limoges constate la pénurie d'institutrices 

Ouvriers emploq4s h la construclinn c ! ~  

l'École Normale 
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L'École Normale Christ-Roi 



bien préparées à l'enseignement. 11 désire donc 
mettre sur pied une véritable Gcole Normale A 
Mont-Laurier pour pallier à ce  manque 
d'institutrices compétentes et bien préparées. 

La Supérieure Générale des soeurs Ste-Croix 
accepte la proposition de l'évêque de Monr- 
Laurier. Monseigneur continue les dbmarches et 
présente une demande aupr6s du conseil de 
l'instruction publique. La réponse est affirmative. 

On procède alors à l'achat du terrain pour la 
construction: un endroit remarquable, à deux pas 
de la cathédrale et tout près des cascades du rapide 
de l'orignal. Les plans et devis de l'édifice sont 
confibs A l'architecte montréalais J. Sawyer et les 
travaux de construction sont exécutés par les 
équipes de charpentiers et de menuisiers de 
l'entrepreneur Damien Boileau. 

Le 10 août 1926, un premier contingent de six 
soeurs Ste-Croix art-ive à Mont-Laurier. Les 
soeurs, arrivées de ville Saint-Laurent, prennent 

Eçole normale 
"Mont-Laurier jête aujourd'hui le jubilé 

d ' a r g e n t  d e  s o n  e v ê q u e ,  le 5 e  
anniversaire de son sacre et le 48e 
anniversaire d e  sa naissance,  q u i  
cofncident avec l'inauguration de I'Ecole 
NonnaIe fondée par Sa Grandeur Mgr 
Limoges et dirigée par les religieuses de 
Ste-Croix. Six évêques, un nombreux 
clerg4 et une foule de visiteurs sont 
arrivés hier soir, dans la petite ville 
pavoisée a u x  couleurs papales  ei 
brillamment illuminge, pour offrir leurs 
hommages à Mgr de Mont-Laurier et 
encourager de leurs paroles et de leur 
pr4sence les religieuses et les élèues de 
I'Ecole Normale. " 

Le Devoir 

Vue aérienne de I'i%ole Normale 
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résidence dans une maison face à I'Qvêché. Et déjà 
elles prennent charge de quelques classes avec les 
soeurs de la Providence qui oeuvrenr dans la 
paroisse depuis plusieurs années. On compte alors 
247 garçons et 310 filles qui sont inscrits aux écoles 
du Rapide et du Sacré-Coeur. 

La construction de l'lkole Normale progresse 
bien et le 19 mai 1927, la statue du Christ-Roi, 
offerte par l'architecte Sawyer, est hissee dans sa 
niche en haut de l'édifice. 

En juillet 1927, les soeurs Ste-Croix s'installent 
peu à peu dans leur nouvel édifice au moment où 
Mgr Limoges annonce la nomination de l'abb4 
Rodolphe Mercure comme premier supérieiir de 
I'Ecoie Normale. L'abbé Mercure avait kgalement 
été le premier Supérieur du Séminaire Saint- 
Joseph en 1915. 

La fate d'inauguration de I'EcoIe Normale a lieu 
le 29 novernb-re 1927, le jour du jubilé de Mgr 
Limoges. sikle, pour y construire I'Qglise paroissiale. 

Les étudiants peuvent d& lors s'inscrire pour le Les travaux de construction d6buten.t en juillet 
cours élémentaire, le cours supérieur et le cours 1930. 11s sont confi& à l'entreprise Bonetto de 
supplémentajre. L'institution va rapidement Montréal. TOUS les bons ouvriers du village sont 
connaître beaucoup de succès et faire IYorgueil de ]a heureux d'y trouver un emploi. En période de crise 

, 

communauté et de Mgr Limoges. Les institutrices 
issues de ~'Ecole Normale de Mont-Laurier 
essaiment bientdt dans tous les cantons du nord et 
Si travers tout le Québec. Les institutrices ajoutent 
préparation et compétence à leur dévouement. 

f 

Mon vieux collkge 
"Mais dites-moi donc pourquoi mon 

collège auaiPil l'air si vieux, lui qui ne 
comptait pourtant que seize années 
d'existence! ... Oh! c'est qu'il avait peiné 
bien dur: toujours rempli jusqu'au bord, 
aucun de ses membres n'avait jamais 
connu le repos: telle de ses piéces, par 
exemple, servait de classe le jour, de 
chambre  de projesseur durant  les 
récréations, et de dortoir, quand la 
cloche sonnait la fin de l'étude du soir; 
son unique escalier sans cesse monté 
par quelqu'élèue sans pitié, s'était us6 
avant I'dge, el ne soujlrait plus à la l i n  
qu'en jeignant /a plus modeste charge!" 

Robert Jutras, prêtre 

Le nouveau Séminaire 

En avril 1927, Mgr Limoges tait connaître un 
autre projet d'importance. I I  annonceson intention 
de faire briger un nouvel édifice plus vaste et plus 
fonctionnel pour mieux loger les prCtres 
enseignants et les étudiants du Séminaire. 

Méme aprés y avoir ajouté un troisiéme ktage, le 
premier Skminaire, krigé prés de I'év&ché, est 
devenu beaucoup trop petit pour le nombre 
d'étudiants qu'on y accueille. 

Le nouveau site choisi est remarquable, sur la 
colline Alix dans le quartier du Rapide-de-l'orignal. 
L'endroit offre sans doute l'une des plus belles vues 
sur le village. C'est d'ailleurs le site que Solime Alix 
avait voulu oMir A Mgr Duhamel, A la fin du XIX 

Nouveau Séminaire 
"Le Séminaire dont la jondation 

remontait dkjd d de nombreuses années 
en arrière, lut repris et l'on choisit 
comme site du nouvel édijice l'endroit de 
Mont-Laurier qui oflre la plus belle vue. 
"C'est, dit le prospectus du Séminaire, 
au haut d'une colline qui surplombe la 
riviére du Liévre dont les cascades 
chantent tout proche''. 

t'édifice lui-m&me est une construction I 

de 270 pieds de front, entiérement à 1 
l'épreuve du jeu. La perspective en  est 
trés harmonieuse par ses proportions. Le 
Skminaire St-Joseph est une institution 
d'enseignement secondaire, ojjiliee à 
I'Uniuersitk Laval de Qu15bec. II ofre 
aux jeunes gens, un confort raisonnable 
et, par son site dans un climat d'une 
incontestable salubrii4, il est pour les 
enjants jaibles un milieu tout choisi pour 
entreprendre un cours d'études''. 

Le Nord de liOutaouais 



Le nouveau Seminaire en construction 

Bénédiction du nouveau 
Séminaire 

"S.E. Mgr Cassulo, déldgué. apos toli- 
que, à béni, ce matin, ei a inauguré 
ojf iciellement le Séminaire St -Joseph de 
Mont-Laurier. A 8 heures, le délégué 
aposlolique, accompagné des membres 
du clergé, parcourut toute la maison, 
bénissant chaque é t a g e .  Puis tous 
reuinrent 6 lu chapelle de l'institution OU 
Mgr C a s s u l o  c h a n t a  u n e  m e s s e  
pont $cale. 

.. . Commençtres depuis hier après-midi, 
les {Sfes ont duré encore toute la 
journée aujourd'hui". 

La Presse, 7 octobre 1931 

Le Séminaire sur les hauteurs du quartier du Rapide 
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économique, une telle construction est un apport collège industriel, commercial et classique pour la 
économique important pour le village. Et le conseil jeunesse dans le canton Loranger". En 1881, la 
municipal appuie la demande de Mgr Limoges au Corporation du Collège de Nominingue était nbe et 
gouvernement du Québec, pour obtenir un octroi le proiet lui-même avait pris forme en 1910, sous la 
de 60,000$ afin de construire la chapelle du direction des Chanoines R4guliers de Ilmmaculée 
Séminaire. Conception. 

Les travaux de construction durent pendant 
plus d'un an et c'est en octobre 1931 que Mgr 
Limoges reçoit le dt5légué apostolique, Mgr 
Cassulo. Ce dernier procdde ii la bénédiction d u  
nouveau Séminaire Saint-Joseph en présence de 
tout le clerg6 diocésain et de plusieurs invitbs de 
marque. 

L'histoire du Séminaire remonte à l'époque du 
curé Labelle qui, déja en 1879, parlait "d'établir un 

Le cours commercial 
"On y étudiait les langues française et 

anglaise avec soin, les mathématiques, 
la comptabilité, le droit commercial, 
l'histoire du Canada et des États-unis, 
un peu celle de France et d'Angleterre 
et, comme iI se devait, la sténographie, 
la dactylographie e t  la calligraphie 
"Palmer". Les exemples ne manquent 
pas, dans la région, de belles réussites 
qui ont eu comme point de départ ce 
cours commercial". 

Jean-Paul Poulin, prêtre 

1 
1 

Mais avec la création du diocése de Moni- 
Laurier, le college de Nominingue fut transféré 
dans le village épiscopal pour devenir le premier 
Sémirinire Saint-Joseph de  Mant-Laurier. L'édifice 
du premier Séminaire devenu trop petit, Mgr 
Limoges songea à l'érection d'un nouveau 
Séminaire au Rapide-de-l'orignal. E SE\IISAI.IG DE AlOXT-L.%CllIER P éii! 

fandi en 1911 00 J reqoit ,CS enfanis qui se 

deslinrril au u c r r d w e  el a La vlt  religicuse. mais 
on adinci alirsl ceax qd r i v e n t  de servir h i ir iclci i  
dans I I  rang d a  laïques, p o w a  qu'ils soient bon- 
n é l u  El lcs uiailrcs oril four Iri;  ri- EL pour les 
a u m .  une C p l c  soülcl l i~dr 

La nouvelle rurutructifla U C ~ I T S ~ &  phr le dé- 
veloppement de Tucomc,~' a h  de 1930. S i tu+ dans 
un coin des  Laureni idf i ,  iu haui  d'une colline qui P surplombe la  rlri&rc du Lii,rre dont  les cascades 
c h a n t e n i  taot p m l i e ,  baipni d'air pur et de lu- 
mière, au  rnltleu d'une soll(ude reposan*: q u i  éIcre 
i'imc aulanl  qu'cllc fpcillk I'éiiidc, I c  Sernlriaire 
de Monk-bwicr  d r m - e  s a  t igns harmonie- 
dans u n  décor de solell ri de r:rdurc, qu'on nt 
se I%%sc p u  d'admirer. CoiÿiniH entikrcmtnt i 
l'Fprci~i.c d u  [ru, il ofirt:  au$ jru~tcs gens un rûn- 
fu r t  raisonwblc. c i  par atin sile escrpliiinnrl dans 
un climat d'une inmnleslnblt s l u b r l U .  I I  cal pour 
1- tnfanîs Iafhlrs de =nLL. le milico tout choisi 
pour entreprendre un cours d'Cludts. 

De plus cn plus Ie Séminaire dc Stonl-Lurlrr:  
dcclenl Inclle d'accb. XA M e c i l o n  en cours s u r  
h r o u t  h'o ii plat- Elonl-Laurier a 140 milles 
de b10nLréll environ: L muk de I'Abiiibi. QUI 

o u v t r k  P I'anhmoe, nous met n la parte du 
nord-o-t d t  1. pmdnce. 

En 1915, le Séminaire de Mont-Laurier offrait 
trois annees de cours commercial qui aboutissaient 
ensuite au cours classique. A compter de 1925 
toutefois, les cours commercial et classique 
deviennent distincts. 

Plus tard, grâce au travail de Mgr Limoges, le 
Séminaire donnera un cours agricole et un cours 
d'arts et métiers. 

Les activités parascolaires y sont nombreuses et 
bien organisées: acad&mie, chorale, fanfare, art 
dramatique, arts plastiques, jeunesses musicales, 
coopérative, sports, scoutisme. 

En 1936, les iréres de l'instruction chrétienne de 
Laprairie viennent, pour un temps, pr&ter main 
forte aux prêtres enseignants du %minaire. 
L'institution compte alors au-delA de 2504lèves qui 
viennent des diverses paroisses du dioc4se mais 
également des autres régions du Québec, de 



Le Sbminaire Saint-Joseph 

Vue aerienne du Séminaire 



La chapelle du Séminaire 

Le dortoir du Séminaire 
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La cafétéria du Séminaire 

Les jeux extbrieurs 



Le hall d'entrée du Séminaire 

des supérieurs: Mercure, Jutras, Joyal, Leclerc, 
Poulin et Trottier et ceux des diffbrentç directeurs: 
Régimbald, Monty, Brunelle, Gaudette, Richard, 
Deslauriers, Léonard, Poulin, Lacharité, Louis 
Forget, L'Allier, Roland Forget, Séguin et 
Desrosiers. 

L'oeuvre du Séminaire 
"Ce qu'il jaudra dire, un jour, c'est le 

constant souci qu'ont toujours eu les 
autorités du Séminaire de rbpondre, 
colife que coûte, aux besoins de la 
région, en cela jidèles d l'esprit de la 
fondofion. 

sait-on vraiment, soura-t-on jamais au 
prix de quels socrifices, grdce d quelles 
géndrositks, l'oeuvre du Séminaire St- 
Joseph de Mont-Laurier a pu grandir et 
rayonner pour le bien spiri tuel  et 
temporel de toute la r4gion du nord''. 

Jean-Paul Poulin, pr&tre 

L'école d'agriculture 

Poursuivant ses efforts afin de bien solidifier 
l'économie agricole de tout son diocése, Mgr 
Limoges fait les démarches nécessaires auprès du 
gouvernement du Qukbec, au conseil de 
l'instruction publique et a u  miniçtére de 
l'agriculture afin d'obtenir l'instauration d'un cours 
d'agriculture 3 Mont-Laurier. 

- i'évbque obtient gain de cause et l'ouverture de 
l'école d'agriculture est annoncée pour septembre 
1933. L'abbé Hermann Lassonde est nommé 
comme directeur de l'école. Les étudiants 
s'inscrivent pour la somme de 54$ qui défraye les 
cours et la pension au Séminaire. 

Au départ, l'école n'a pas d'édifice distinct, les 
cours se donnent dans les locaux du Skminaire. 

Monument de ~Iace  pour la fête de Saint- Pour bien structurer ce nouveau cours agricole, 

Joseph le gouvernement se porte acqukreur de la ferme 
Saint-Joseph, située A I'arriére immédiat du 

l'Abitibi et du Témiscamingue principalement. Séminaire. La ferme est achetée du curé Génier 

,qu cours des années de cette importante POU' la somme de 17,000$ et elle setvira comme 

jnçtitution pour tout )e nord, on retiendra les noms ferme modéle et expérimentale Pour les étudiants 



'La ferme Saint-Joseph 21 I'arritire du Séminaire 

du cours agricole. 

Ce cours d'agriculture va faire la fierté du collége 
"+-=wmW et de Mgr Limoges qui espére qu'ainsi la relève 

agricole soit mieux pxéparbe et plus compktente. 

A la Commission Scolaire 

A la Commission Scolaire de Mont-Laurier, la 
présidence de l'organisme est assumbe par le maire 
J. Antonio Matte entre 1923 et 1930. Joseph 
Lafontaine prend ensuite la reléve jusqu'en 1936. Et 
apréç cette date, les délibérations des 

' commissaires sont présidkes par Henri Lafontaine. . i r e  

Y O ** Dans le village meme, la Commission Scolaire 
n'a que deux écoles A superviser: l'école du Rapide, 

La ferme Saint-Joseph B I'arriére du SCminaire construite en bois, située sur la rue de l'kole, au 



Vue des deux .écoles de Mont-Laurier 

Rapide, en face de la croix de la colline Alix et, 
I'Acadbmie du Çacr&-Coeur, construite plus 
solidement, sur la rue principale, dans le haut-du- 
village. 

Les m u r s  de la Providence oeuvrent dans ces 
deux écoles depuis deux décennies. A compter de 
1926, les soeurs Sainte-Croix s'installent a I'Ecole 
Normale et les soeurs prennent aussi A leur charge 
les deux écoles de Mont-Laurier. 

Les écoles de rang 

A la campagne, tout le systkme scolaire est 
centré sur l'école de rang. Chaque rang autour du 
village est dot4 de ce type de maism-kcole. 
Construite en bois ou en briques, l'école a 
génhralement des dimensions de 30'X30'. Ces 
écoles prennent habituellement le nom du 
cultivateur le plus prks; on disait I'4cole Richer, 
l'&cole Coursol, l'école Marcotte, I'école 
Lajeunesse, l'école Courtemanche, l'école Brunet, 
l'école du lac Nadeau, I1&cole du canton Campbell. 

L'intérieur est toujours trés modeste: un seul 
local-classe pour tous les élèves, plus de quarante 
souvent, de la premiére A la septième ande. Les 
&léves occupent des pupitres doubles alors que le 

Une école de rang 



Mobilier de classe 
"Les pupitres u deux places n'étaient 

pas fixés au plancher. Le bui-eau de 
l'institutrice était place sur une estrade 
qu'on appelait tribune: ceci permettait 
d'avoir un oeil uigilant sur toui ce petit 
monde". 

Gertrude Grenier 

"Le mobilier &ait loin dëire s u f i a d ,  
u n e  année i l  manquai t  s ix  à huit 
pupitres pour les élèves. J'auais 44 
éléues, les enjanls devaient rester assis 
sur un banc en oftendant q u e  leurs 
compagnons leur cèdent  la place 
pendant qu'ils venaient recevoir des 
lecons prés de mon bureau". 

Simone Compeau 

bureau de l'institutrice est plac4 sur une tribune: 
signe d'autorité. Le tableau noir, une armoire de 
rangement, le crucifix avec rameau b b i ,  un banc 
pour le sceau d'eau et parfois une horloge placée 
sur une tablette, complète le mobilier de la classe. 

De l'autre cet& de la cloison, la cuisine n'a aussi 
que le mobilier essentiel: une armoire, une table, 
une chaise et le QrOS poêle A deux ponts, dans la 
cloison entre la cuisine et la classe. II n'y a aucune 
commodité telles que  l'électricité ou I'eau 
courante. Une pompe à eau est un luxe dans une 
4cole. Dans la chambre de I'institutrice, on 
retrouve la même modestie de mobilier; un lit, une 
armoire et parfois un  petit bureau oG se fait la 
correction des travaux d'élèues, le soir, A la lueur 
de la lampe A l'huile. 

L'institutrice qui accepte la charge d'une école 
de rang aura longtemps un salaire de pitence qui 
dépassera trks rarement 350$ par ann4e. Le 
gouvernement intervient tr&s peu et les salaires 
payés sont laissbs au bon vouloir des  
commissaires. Ces derniers procédent trop 
souvent A l'engagement de I'institutrice en fonction 
du bas salaire demandé plutôt qu'en se basant sur 
l'expérience et les qualifications. 

L'institutrice se doit d'enseigner toutes les 

Salaires et conditions 
"Je recevais $250. de salaire annuel, le 

bois de chaujjage était fourni, mois je 
deuais m'occuper de ckauj/er le poêle à 
deux ponts placé entre la classe el la 
cuisine. Le mknage et le lavage de 
planchers  Jaisaient p a r t i e  d e  mes 
attributions. II me fallait aller chercher 
l'eau a u  puits. Quant aux toilettes, elles 
&aient installées au fond du  hangar a 
bois à l'arrière de l'école. 

Marguerite Courtemanche 
"Les subsides de ~ ' É i a i  étuni rares et 

parcimonieux, les commissaires n'avaient 
d'autres ressources que les goussets mal 
garnis des contribuables, pour payer une 
denrée qu'on connaissait peu ou  tr&s 
mal et qu'on ne pouvait quantifier: 
I'instruct ion. A vssi, l'institutrice, qui, de 
plus, fait partie du sexe "laible" es! 
ordiriairemenl Pualuée, jugde, ccceptde, 
beaucoup plus en raison du salaire 
qu'e l l e  d e m a n d e  q u e  d ' a p r 8 s  s e s  
qualficotions et son expérience". 

Cécile Reid Brisebois 

mati&res exigées par le programme d'études: 
géographie du Canada et du monde, lecrure, 
grammaire, histoire du Canada, arithmétique, 
tables d e  multiplication, mais surtout la religion et 
l'histoire sainte. Et toutes ces matières doivent être 
apprises par coeur. 

Et la tâche de I'institutrice, déjà lourde, se double 
de tout le travail d'entretien de l'école, du 
nettoyage et du chauffage. Elle organise donc avec 
ses plus grands étudiants, la corvée de I'eau, la 
corvée du bois de chauffage et elle a l'habilité de 
faire percevoir ces corvées comme des 
récompenses A obtenir. 

Et combien de fois, la voit-on s'affairer A d'autres 
tâches: préparer et animer les soirdes récrkatives, 
exercer la chorale? Et elle se doit d'être célibataire 
car les femmes mariées se ron t  longtemps mal 
venues dans l'enseignement. 

Mais, A compter de 1936, les insiitutriceç rurales 
du Québec, se regroupent, peu à peu, région par 
région, derrihre le flambeau de la dynamiqueLaure 



Dans la cour de récréation 

Les jeux 
"Durant la saison chaude, les &/ives 

s'amusaient d jouer a la balle; au 
printemps, c'ktait les billes. Durant l'hiver 
ils apportaient leurs traîneaux et je me 
joignais d leurs jeux. Nous trouersions 
les limites de la cour pour Jaire de 
meilleures glissades. Lorsqu'il jaisait trop 
froid, fous demeuraient dans l'école et 
nous jouions aux cartes pendant que 
certains s'amusaient sur les cartes 
géographiques d trouver des noms de 
villes, de riviéres, de lacs". 

Gertrude Grenier - 

Gaudreault, une institutrice de La Malbaie qui 
entreprend de regrouper les institutrices rurales en 
associations afin d'améliorer leur situation et 
mettre fin b la situation d'exploitation que plusieurs 
vivent. 

Dans la région de Mont-Laurier, l'Association 
catholique des institutrices rurales, district no. 9, 
voit le jour en 1939, apres une visite de Laure 
Gaudreault chez Mgr Limoges. Ce dernier, peu 
chaleureux face au mouvement syndical, 
accorde cependant son accord pour la formation 
de I'assocjation. La pxemiére présidente de 
I'A.C.I.R., district no. 9, est Mlle Laurette L'Allier 
de Mont-Laurier alors que Cécile Reid du Rapide- 
de-l'Orignal accepte le poste de secrétaire. Mgr 
Limoges nomme l'abbé Hector Deslauriers comme 



Association catholique des 
institutrices rurales 

"A cette occasion, j'eus l'honneur de 
l'accompagner chez  M g r  Limoges,  
évêque du diocése de Mont-Laurier. J'ai 
oublié beaucoup de détails mais les 
sentiments partagés entre la crainte et 
/'admiration qui m'animaient durant cette 
entrevue historique sont indflacobles 
dans mo m6moire; les s y n d i c a t s  
n'suaient pas bonne presse et la joueur 
de notre évêque ne leur était pas 
acquise; mais Mile Gaudreault savait 
dtre persuasive sans jaux=juyant, directe 
sans insolence". 

C4cile Reid-Brisebois 

aumônier de l'organisme. Un peu plus tard, I'abb4 
Adrien Cadotte deviendra I'aumbnier en titre et se 
fait un chaud defenseur de la cause de I'asçociation. 

Laurette L'Ailier, prbsidente de 1'A.C.I.R. 



SANTE PUBLIQUE 

Hospice Sainte-Anne 

Au moment oh Mgr Limoges fait part A ses 
diocésains de son intention de reloger le Séminaire 
Saint-Joseph dans un nouvel édifice sur la colline 
Alix, i l  annonce bgalement son intention de 
transformer en  hospice-orphelinat l'ancien 
Séminaire dans le haut-du-village. Depuis plusieurs 
années le besoin d'une institution pour abriter les 
plus %gés et les orphelins se fait sentir dans la 
région. 

Un peu partout dans les paroisses du diocèse, les 
gens doivent se résigner &envoyer les vieillards loin 

de chez eux, dans des institutions montr&alaiçes. I I  
en est de m&me pour plusieurs orphelins. Les curés 
font toutes sortes de démarches afin d'arriver A 
placer certains de leurs paroissiens, mais trés 
souvent, les démarches s'avkrent vaines. Mgr 
Limoges est bien au courant de cette triste 
situation et il décide de rembdier au probhme en 
faisant construire un foyer diocksain pour 
orphelins et vieillards Mont-Laurier. 

Au départ, I'kdifice de l'ancien Séminaire devait 
servir A loger l'institution d'accueil, mais on prdfhre 
le démolir car il est jugé inapte. Un nouvel édifice 
est donc érigé en 1931, prés de I'évc?ché aprés 

Démolition du vieux Skrninaire et construction de l'Hospice Sainte-Anne 



démolition de l'ancien Séminaire. 

1 

En septembre  de la meme année,  les soeurs  
G riçes de la Croix d'Ottawa acceptent la demande 
de Mgr Limoges de venir diriger la nouvelle 
institution qu'on est A construire. 

Besoin d'un hospice 
"De /outes parts, on s'adresse d nous, 

on r P c l a m e  d e  noire  c h a r i t é  le 
çoulagement de ces douleurs physiques 
el morales; on nous supplie de  trouver 
ou moins un asile pour ces pouvres 
déshérit.4~ dans les orphelinats et les 
hospices de Montréal  ou d'ailleufs. Nous 
fa i sons  les démarches n é c e s s a i r e s .  
i n v a r i a b l e m e n t  la r é p o n s e  arrive 
décevante; il n'y a pas de place, la 
maison est rernpiie': 

Mgr Joseph Eugéne Limoges 

En juin 1932, les premiéres religieuses, dirigbes 
par Soeur  Sa in t  Donatien, arrivent h Mont-Laurier 
pour aménager l'intérieur et préparer  la venue des 
premiers vieillards. 

A peine ouverte,  l'hospice Sainte-Anne reçoit un 
visiteur d4jà célébre: le frére André. Ce dernier, en 
voyage a Mont-Laurier. rend visite aux pensionnaires 
de l'hospice. En octobre  de  I'annke suivante, le 
P r e m i e r  Minis t re  du  Q u é b e c ,  Alexandre 
Taschereau, vient uisiter l'institution, et le cardinal 
Villeneuve, archevêque de Montrkal en fait de 
même en septembre 1934. AprPs deux  années  
d'existence,  l ' inst i tut ion c o m p t e  déjh 120 
pensionnaires et  répond ainsi au besoin ressenti 
dans toutes les paroisses du diochçe. 

L'Hospice Sainte-Anne 
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Unité sanitaire 

En janvier 1931, le gouvernement du Québec 
accepte la demande du député Pierre Lortie, du 
cornt6 Labelle, de venir ouvrir une Unité Sanitaire A 
Mont-Laurier. Ce systhme médical existe au 
Québec depuis 1928. 

A l'instar du meme service créé aux ttats-unis 
par la fondation Rockefeller pour améliorer la santé 
en milieu rural, les Unités Sanitaires du Québec 
sont un important service d'hygiéne public qui voit 
B la prbvention des maladies contagieuses et 
fournit le service de visites d'infirmiéres à domicile. 
Ce sytéme est remarquable et connait beaucoup 
de succés. 

Arthanase David, responsable de ce service de 
sant4 dans le gouvernement Taschereau, çe rend 
lui-rn2me sur place pour proc6der A l'inauguration 
de l'Unité Sanitaire de Mont-Laurier. 

Le nouveau service de santé s'installe dans un 
local attenant la salle du conseil municipal et le 
service n'est pas bien long à faire ses preuves. Les 
soins des docteurs, Mondor, Thiboutot et Cantin 
et des infirmihres, Rodrigue, Lesage, Labrecque et 
Duval sont grandement apprbciés. 

La santé publique est ainsi beaucoup mieux 
supervisée. Les infirmiéres organisent les premiers 
cours de "démonstrations maternelles dans lasalle 
du conseil" pour les mères de jeunes enfants. Et 
pour vérifier si les conseils donnés sont bien mis en 
pratique, l'Unit4 Sanitaire organise un concours de 
bébés A la salle municipale pour Noël 1933. Les 
bébbs de moins de trois ans se  font alors une 
chaude lutte A partir de leur aspect physique, leur 
état de sant4 et leur assistance aux cliniques. 
Habilement, les membres de l'Unité Sanitaire 
arrivent inculquer de bonnes habitudes de sant4 
dans toute ta population. 

Inauguration de l'Unité Sanitaire 
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Premier hôpital 1 
Institutions scolaires pour garçons, poui fiiles, 

hospice et orphelinat, voilà autant dlinstiti:tions 
que Mgr Limoges a mis en place, appuy; par 
diverses communaut~s religieuses. Malgré tout ce 
travail, il reste toujours une autre oeuvre 
d'importance à réaliser pour assurer une qualité de 
vie acceptable A tous les citoyens de la région: la 
creation d 'un hôpital 

La création du premie~ véritable service 
hospitalier dans la rkgion est avant tout l'oeuvre 
du docteur Gustave Roy, jeune médecin- 
chirurgien, venu s'établir à Mont-Laurier dans 
les a n d e s  de crise économique, en 1935. 

Le docteur Roy désire pratiquer la chirurgie à 
Mont-Laurier même, plutôt que d'avoir A diriger 
constamment ses patients vers les hôpitaux 
montréalais. 11 s'informe des possibilités d'établir 
un petit hapital dans son village d'adoption. Mgr 

Docteur Gustave Roy 
"Un jeune médecin de Montrhl, M.  

Guçtoue Roy, m.d. chirurgien ambitieux 
et enthousiaste vint s'établir à Mont- 
Laur ier  j u s t e m e n t  a cet te époque.  
Dds i ran t  garder s e s  patients dans  
l ' e n d r o i t  e t  p ro  tiquer lui-mime la  
chirurgie, il se mit en quête d'un local. 
Après consultation avec son excellence, 
celui-ci i'envoyo voir le petit département 
d e  l ' h o s p i c e  S a i n t e - A n n e .  C'é ta i t  
j u s t e m e n t  c e  q u ' i l  f a l l a i t  p o u r  
commencer. Bien qu'il y eut absolument 
rien pour recevoir des malades externes 
et encore moins des cas d'opération, il 
jut décidd que ce département seruirait 
d'hôpirol". 

Maurice Lalonde 

Le Dr. Gustave Roy opérant B 1'Hospice- Hôpital 
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Limoges lui suggère de rencontrer les soeurs aidant, le premier hapita1 de Mont-Laurier est ainsi 
Grises 21 l'hospice et de voir s'il est possible de bien modestement créé et le 18 janvier 1936, le 
transformer en petit hdpital pour toute la docteur Gustave Roy proc&de à la premiére 
population, le petit service d'infirmerie qui existe intervention chirurgicale, celle d'une petite fille 
pour les pensionnaires A l'hospice Sainte-Anne. arrivant de Nominingue par le train du soir. Un 

autre important jalon de l'histoire de la région vient Le dévouement et la serviabilité des soeurs 
d'&tre posk. 



VIE PAROISSIALE ET RELIGIEUSE 

" +- --+*zTq Arrivée du curé Pierre Neveu 

Le curé Cadieux dirige la paroisse de Notre- 
Dame de Fourviéres entre 1922 et 1925. Le curé 
Pierre Neveu prend ensuite la relève pendant 
plusieurs années. Erudit, cultivé, 4cologiste avant 
la lettre, profondément nationaliste, le curé Neveu 
devient rapidement une personnalité d'importance 
dans la cornmunaut4 de Mont-Laurier, A une  
&poque où la vie sociale et la vie paroissiale se 
confondent souvent avec la vie religieuse. 

Le cur4 voit au bon ordre de sa paroisse et les 
rkprirnandes du haut de la chaire font réfléchir. La 
mode des années 20 semble avoir causé beaucoup 
de souci au cure avec "tous ces décolletages de 
jeunes filles qui causent la perte de vocation" et 
"ces plages qui sont devenues de vrais Sodomes". 
Le curé rappelle aussi les parents à l'ordre pour 
"mieux éduquer les enfants qui vont briser les 
vitres chez les citoyens paisibles et chez les 
religieuses". Et il se montre fort satisfait lorsque les 
autorités municipales décrètent un couvre-feu 
pour les enfants et font placer une siréne h cet eftet 
sur le toit du garage Vanchesteing. 

Les abus de boisson sont aussi un probléme Le curh Pierre Neveu 
préoccupant pour le curé qui se déclare en parfait 

Garage 
VANCHESTEING 

DIX-SEPT ANNEES D'EXCELLENTS SERVICES 





Procession de la Fête-Dieu sur la rue du Portage 

Mais la vie du cure de la paroisse n'est heureuse- 
ment pas faite uniquement de ces aspects négatifs. 
La vie religieuse de la paroisse est intense: messes, 
vgpres, saluts du Saint-Sacrement, confessions, 
baptemes, mariages, sépultures sont les lots 
hebdomadaires auxquels il faut aussi ajouter les 
heures saintes, les chemins de croix, les 40 heures. 
le caréme, la semaine sainte, les reposoirs, les 
rogations, les quatre-temps, le mercredi des 
cendres, les retraites, la messe de minuit, le mois de 
Marie, la procession de la F6te-Dieu et le p h i n a g e  
annuel A Ste-Anne du Lac, pour la tête de la sainte, 
en juillet. 

A l'église, le curé continue encore A procéder ''a 
la vente des bancs" dont les prix varient entre3$ et 
5$. Les quêtes invitent &la gbnérosité pour les lieux 
saints, les enfants abandonnes ou l'embellissement 
de la cathédrale. 

En 1924, Mgr Limoges fait couper plusieurs 
milliers de pieds de chêne rouge pour rbaliser les 
magnifiques boiseries de la cathédrale. Les 
architectes montréalais Viau et Venne dessinent les 
plans et la boutique Caron et fr&res de Mont- 
Laurier réalise le travail, sous la direction du 
maître-menuisier Hervé Langlois. En 1926, la 
générosit4 des paroissiens permet de placer les 
différentes statues dans la cathédrale. 

En 1929. Mgr Limoges commande une  aurre 
coupe de bois de  chêne pour l'ameublement de la 
sacristie. Et les dames de la paroisse organisent 
une grande tombola de plusieurs jours avec tirage 
d'une automobile afin de recueillir la somme de 
5,400$ pour doter la cath4drale d'un orgue de 
qualité, Et h I'ext&neur, en  aoOt 1929, on déplacele 
magasin-général de Jean-Baptisre Forget et ses 
hangars vers un emplacement de l'autre côté de la 



Embellissement de la 
cûthédrale 

"La cathédrale, commencée par Mgr 
Brunet, n'était pas terminée d l'intérieur. 
Mgr Limoges fit /aire IJarneublement, 
autels, chaire, confessionnaux, bancs, 
stalles et boiseries en chêne de la 
rkgion, enrichi de sculptures. l e s  murs 
de la voGte reçurent une toilette neuve". 

Le Nord de I'Outoouais 
"Un temple bdti en pleine rkgion 

foreçt i8re  se  devait d e  mettre 13 
l'honneur cette richesse naturelle. Ce qui 
jrappe en entrant dons celle cathédrale, 
c'est précisement la place importante 
que prend le bois. Le tout uenant, qu'il 
soit  r é s i d a n t  ou p a s s a n t ,  p e u t  
contempler d loisir les merveilles que 
peut accomplir la main de l'honirne à 
partir de ce matdriau de qualité. Bien 
utilisé, celui-ci prend toute sa valeur". 

Suzefle Pearson et autres. 

Les belles boiseries de la cathédrale 

rue, en  face de l'évêché. La cathkdrale apparait 
enfin dans un vaste espace de verdure, 

La vie du curk est aussi faite des diverses 
bénédictions: "d'une croix érigCe dans le rang de la 
riviére chez Xavier Courtemanche, a 3 heures, le 
20 juillet 1930", bénédictions aussi des 
automobiles, qui se font de plus en plus 
nombreuses dans les rues du village. 

Le curé anime aussi les divers organismes 21 
caractère religieux: Ligue du Sacrb-Coeur, Dame 
de Ste-Anne, Enfants de Marie, Confrérie du St- 
Rosaire, Confrérie du chemin de Croix, Confrkne 
du St-Sacrement, Ligue de la messe quotidienne et 
les jeunes croisés de l'Eucharistie. 

Et c'est encore A i'église que l'on apprend le 
décés des divers pionyers de la paroisse: Solime 
Alix, en Mvrier 1927, B I'%ge de 71 ans; Charles 
Bock. en mai 1932, A 1'Bge de 79 ans; l'abbé Eugène 
Trinquier, le 31 décembre 1932, à IJh6pital St- 

Le choeur de la cathédrale v u  de la nef ~ i c h e l  de Buckingham; Anthime Dubreuil, le ler 
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maire de la municipalité de Mont-Laurier, décédé 
en février 1936 et Alfred Fortier, Eigé de 73 ans, en 
décembre 1939. 

Soeurs du Prkcieux-sang 

En juin 1934, Mgr Limoges annonce à ses 
diocésains la fondation d'un monastére desSoeurs 
du Précieux-Sang A Mont-Laurier. Cette 
communauté, cloîtrée, entend se livrer à la priére et 
à la contemplation pour la conversion des 

Les belles boiseries de la cathédrale 

Monseigneur Limoges 

La cathédrale de Mont-Laurier 

Arrivée des soeurs du 
Précieux-Sang 

"C'est Mgr l'dvêque JE. Limoges qui 
les avait accueillies dans I'entrde de la 
cathédrale. La premidre semaine, elles 
sont restées d l'.?%oie Normale parce 
que le Monastére n'était pas prQt1'. 

Louis-Philippe Fortin, prêtre 



pêcheurs. Le but principal de leur vie monastique meme ande,  huit autres religieuses viennent çe 
est de chercher Dieu et la prière est un moyen joindre aux prerniéres arrivées. 
important pour rencontrer 1eSeigneur. Les soeurs 
ont une vie en équilibre entre l'humain et le divin. Les soeurs s'installent dans un modeste 

monastère prhs de la cathédrale. L'édifice. en 
Samedi, le 23 juin 1934, les huit prernihreç soeurs brique rouge de la "briquade" du ~ a ~ i d é ,  a 

de la communautd descendent du train à Mont- predédemment été occupé par les Soeurs Notre. 
Laurier, en provenance de Nicolet. Au cours de la Dame. 

Soeurs du Précieux-Sang 
"Rameau détaché de celui de Nicolet 

en 1934, les soeurs du Précieux-Sang 
v ivent  d Mont -Laur i e r  d a n s  leur 
monastére du Mont-de- la-Rddemption.  
Elles s'y liurent a la prikre et d la 
comtemplation en l'honneur d u  Précieux- 
Sang de Notre-Seigneur, victime pour la 
conversion des pêcheurs et les besoins 
de I'égliseJ'. 

Jean-Paul Poulin, prêtre 

Soeurs de la Sainte-famille 

Deux ans aprés l'arrivée des premières soeurs 
du Précieux-Sang, Mgr Limoges accueille une 
autre communauté A Mont-Laurier, celle des 
Petites Soeurs de la Sainte-Famille. 

Le groupe de religieuses arrive de Sherbrooke 
dans les cantons de l'Est afin de prendre charge de 
la cuisine et de l'entretien de l'évêché et du 
Sbminaire St-Joseph. 

Leur travail, souvent effacé, est fait d'un 
dévouement sans borne dans les tâches 
quotidiennes les plus humbles. 

Le couvent des soeurs Notre-Dame qui deviendra la maison des Jésuites 
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Départ des Soeurs Notre-Dame 

En mars 1937, la communauté des Soeurs Notre- 
Dame de Mont-Laurier, fondee par Monseigneur 
Brunet en 1921, quitte son couvent du Rapide-de- 
l'Orignal, prés du Séminaire, pour aller poursuivre 
son oeuvre dans la nouvelle région abitibienne. 

La cornmunaut6 est née à une époque 
d'organisation du diocése d e  Mont-Laurier, A 
l'époque de Mgr Brunet. Le groupe d e  religieuses 
se dbplace maintenant vers une autre region de 
colonisation oii les besoins hospitaliers et scolaires 
sont très grands. 

Les soeurs Notre-Dame se sont d&vouées dans 
la région de Mont-Laurier pendant seize ans. C'est 
maintenant dans la région de Rouyn que la 
quarantaine de religieuses va continuer son 
oeuvre. 

Arrivée des Jésuites 

Le d4part des Soeurs Notre-Dame est suivi de 
I'arrivbe de la Compagnie de Jésus en juin 1938. 

Les pères et fréres Jésuites occupent dés lors le 
couvent que les Soeurs Notre-Dame viennent de 
quitter, au Rapide-de-l'Orignal. Les Jésuites 
organisent l'endroit afin de recevoir les étudiants 
de la communauté qui viendront y passer la 
troisième année de leur noviciat. 

Le couvent des Jésuites offre une trés belle vue 
sur la riviPre du L i h e  et sur le village de Mont- 
Laurier. Les pères vont patiemment embellir les 
abords de l'édifice et le boisée attenant. 



VIE SOCIALE ET 'DIVERTISSEMENTS 

Salle paroissiale 

Pendant longtemps. la salle paroissiale va 
constituer le lieu privilégié pour les divertissements 
des habitants de Mont-Laurier. 

Les divers organismes de la paroisse: J.A.C., 
J.E.C., Chevaliers de Colomb, Dames de Ste- 
Anne, Société de Charité et autres y organisent 
réguliérement des soirées dont les profits sont 
versés aux dilférentes oeuvres de la paroisse. 

Les Chevaliers de Colomb, fondés en septembre 
1922, ne sont pas les moins actifs. Le chef de gare 
Hermas Lamarche sera le grand Chevalier du 
Conseil 2410 pendant plus d'un quart de siécle, 
jusqu'en 1948. Les chevaliers ont d'ailleurs leur 

propre salle de réunion, sur la rue du Pont, en face 
de la cathédrale. 

En novembre 1924, l'agronome Thitfault fonde le 
premier Cercle des Dames ferrniéres de la région, 21 
Mont-Laurier. Ces dames se font un plaisir 
d'organiser des soirées d'opérette ou des parties de 
cartes afin d'amasser des fonds pour les plus 
d&munis de la paroisse. 

Le thkdtre est souvent à l'honneur 4galernent. En 
mars et avril 1931, un groupe de comédiens 
présentent deux piéces: "L'oncle du Canada" et 
"Edouard le Confesseur", deux beaux drames fort 
appréciés, afin d'amasser les fonds nécessaires 
pour mettre sur pied une bibliothèque paroissiale. 
Le succ&s de ces "deux belles séances" permet 

le conseil des Chevaliers de Colomb 
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l'ouverture de la bibliothèque en décembre 1931. 
Elle est installée dans un local du soubassement de 
la sacristie et il en coQtera 1$ pour y être abonné. 

Il arrive aussi que la sc8ne de la salle paroissiale 
soit occupee par des acteurs de renom telle "cette 
belle séance qui sera donnte par le cercle de 
1'A.C.J.C. avec Hector Chariand, acteur bien 
connu de MontréalJ'. Le groupe des Compagnons 
de St-Laurent vient aussi, durant  les années 30, 
prksenter du thé8tre de grande qualit6 sur la s c h e  
de la salle acadkmique du Séminaire. 

La salle paroissiale du village est aussi i'endroit 
choisi pour tenir les diverses conférences: sur 
l'agriculture ou sur la protection des forêts contre 
les incendies avec "interdiction de fumer dans la 
salle...". En janvier 1933, s ' y  tient une conference- 
convert sur  "l'évolution des aveugles" avec 
Edmond Sabourin, fondateur et vice-président de 
l'association canadienne-française des aveugles, et 
le concours du pianiste Pierre ShatskoH et autres 
musiciens qui donneront la partie musicale. 

Et l'été, lorsque la température le permet, la 
conference ou les "vues animées" se déroulent en 

Le Grand Chevalier Hermas Lamarche plein air, "aprés les vêpres seulement", dans la cour 
du SQminaire. 

L'équipe de hockey des C.D.C. devant leur saIle sur la rue du Pont 
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Soirée anniversaire cercle de Méléda Lapomme - au piano Mlle 
la Divine Bergére; Henriette Blouin 
Programme 7. Chant - "La Paysanne" - par Mlle 

Juliette Boisvert 
1 .  Duo au piano - "Je suis pr&t" - par  

deux fermières - souhaits de rnodarne 8. P"''fie de cartes 
la présidenle. 9. Piano - "L'alouette" - par Mile Mbléda 

2. Mandoline - "Sérénade des anges" - 
Laflamme 

par Mlle Méléda Laflamme ou piano 10. Golirer 
Mlle Henriette Biouin I I .  Chant - "La prière du laboureur" 

3. Prix d u  concours par Mlle Méleda LaJiamme 

4. " ~ ~ l l u ~ h ~ t t e  de blé d'inde" - par Miles 12. Piano - par  Mlle Morie-Jeanne 

Berthe Rouleau et Juliette Boisvert Lamarche 

5. Partie de cartes 13. Comédie "J'rends mon tablier". 

6. Mandoline - "Bacarole" - par Mlle - Aime Dieu et ton foyer - 
18 janvier 1934 

Démonstration culinaire à la salle paroissiale 
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Nationalisme du curé Neveu 

Pour les rassemblements de plus grande 
importance, on utilise les terrains de "l'exposition", 
a l'ouest du  village prPs de la riviére, entrelesîleset 
la "scie ronde". 

C'est d'ailleurs A cet endroit que se tient un 
important rassemblement de la "Société du bon 
parler français". Deux fils de la paroisse, Jean- 
Marie et Jules Massé, fondateurs de la Société, 
sont les conférenciers invités, de même que le 
docteur Lbtondal et le docteur Albiny Paquette, 

Refrancisation et tourisme 
" U n  m o u v e m e n t  o é t é  l a n c é  

récemment dans route la province en laveur de 
la refrancisation de nos uillageç et 
de nos campagnes. II o pour but de 
débarasser nos routes de laideurs qui 
soulèvent l'indignation des personnes 
bien pensantes et nous ridiculisent aux 
yeux des étrangers. Ils viennent dans 
nos montagnes pour trouver le calme et 
le repos et goûter le charme et le 
pirioresque des Laurentides. Tout le 
monde appuye le mouvement. Les 
touristes sont les premiers d le faire. II 
s'agit des annonces prétentieuses qui 
s1.6lalent a u  bord de nos routes sons 
aucun souci du bon goût. Elles donnent 
une pauvre idée de la calligraphie, de 
l'orthographe et la langue parlée dans 
notre région. il importe de montrer ce 
que nous sommes. Nous appartenons ff 
un pays Jrançais de  parler et de 
sentiments français. Pourquoi alors 
afficher un visage anglais? Toutes nos 
onnonces anglaises sont de naiure d 
donner aux étrangers li'mpression que 
nous sommes un peuple sans fierté, 
honteux de sa langue et de ses 
traditions, incapable de s'ajlirmer comme 
Jrançais. On pense par Id attirer la 
clientde anglaise, c'est trPs Jaux. Ce que 
recherche dans nos régions, les touristes, 
c'est le cachet particulier de notre 
province qu'ils ne trouuenf pas ailleurs". 

Pierre Neuve, curé 1933 

maire de Mont-Laurier. Du haut de sa chaire, le 
curé Neveu a fortement recommandé A ses 
paroissiens de se présenter nombreux a u  dit 
rassemblement. Cette société vise l'amélioration 
de la qualité de la langue parlée et elle s'inscrit dans 
la vague nationaliste des années 30, au Qubbec. 

La crise économique a amené une sévère 
critique du syçtPme économique capitaliste et 
comme au Québec ce syst&me prend souvent 
figure anglosaxonne, la critique est [ortement 
teintée de nationalisme. Plusieurs dénoncent le 
caractére non francophone du capitalisme 
québécois et se font les défenseurs d'un accroisse- 
ment du r61e des francophones dans leur 
économie. L'Action Libérale Nationale, formée de 
jeunes liberaux mécontents du gouvernement 
Taschereau, est née de cette vague. On reproche 
au gouvernement de défendre trop la grande 
industrie, pratiquement toujours étrangère, au 
détriment de l'industrie locale. A Mont-iaurier, les 
industriels qui ont dQ fermer leurs portes à cause 
de la depression aiment particuliérernent l'une des 
idées de ce groupe qui entend valoriser la crbation 

L'abbb Lionel Groulx 
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de petits centres industriels en rbgions rurales. F@tes et divertissements 

Pour le curé Pierre Neveu. le porte-parole 
nationaliste le plus interessant demeure I'abbé 
Lionel Groulx, historien et professeur d'histoire h 
l'Université de Montr4al. Le groupe nationaliste 
attache aux idées de I'abbé Groulx publie "l'Action 
Nationale" que le curé de Mont-Laurier lit toujours 
avec beaucoup d'attention. II est parfaitement en 
accord avec les écrits de  Groulx qui insiste sur la 
refrancisation du commerce et sur le caractére 
français et catholique du Qubbec. 

La grandeur et l'utilité de l'dpopke française et 
catholique sur le continent nord-américain dont 
parle si bien I'abbé Groulx, trouve une oreille trés 
favorable chez le cur4 de Mont-Laurier. 

Le curé invite donc çes paroissiens h venir en 
grand nombre écouter les conférenciers de la 
"Socihté du bon parler français" et il insiste lui- 
mème dans un beau prône, sur la refrancisation du 
commerce. 

Au Séminaire, la fCte de St-Joseph, e n  mars et 
celle de Dollard, en mai, sont 1'0~casion de 
présenter une piBce de théatre où toute la 
population est invitbe. En temps de prospérit&, la 
tête de St-Joseph se  termine même par un feu 
d'artifice. 

Mgr Limoges insiste lui.m&me pour que la fête de 
St-Jean-Baptiste ne passe pas inaperçue. II 
demande que l'on donne au moins un cachet 
religieux A la f6te du Saint, patron des canadiens- 
français. 

La venue de visiteurs de marque, comme celle 
du premier ministre ou celle du délégué 
apostolique, donne aussi lieu 2- de belles feçtivitbs 
où le groupe des pompiers volontaires et les 
Chevaliers de Colomb sont mis A contribution pour 
ériger des arches de sapinage dans les rues du 
village. 

Les rafles sont aussi des soirées typiques de 

Comkdiens au Séminaire 
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Monseigneur Limoges et sa garde kpiscopale 

Une rûfle 
"Autrefois, aux environs de la Sainte- 

Catherine, avait lieu lo râfle des dindes. 
Le (ermier qui avait des dindes à râjler, 
avisait le curé de sa paroisse; celui-ci 
l'annonçait en chaire à la grande messe 
et invitait tout le monde du village et 
des environs d y participer. 

Le jour venu, la rcîjle se laisait à 
l'aide d'une roue et de  palettes de bois 
numérotkes. On louait, sur chaque tour 
de roue outont de palettes que le joueur 
desirait en avoir et l'on recornmancaib 
ainsi d chaque dinde iirke. Habituelle- 
ment, d chaque cinquiéme dinde que 
l'on tirait. Io recette de cette dernière 
allait au curé qui la distribuait aux 
pauvres de sa paroisse. 

Choque r6/le se clôturait par une 
grande veillée où il y auoit chants, 
ddclamationç, musique et danse". 

Le Flambeau 
- 

Fête nationale 1937 
"La fête de Saint-Jean-Baptiste est 

chgrnée. Cette année, elle est jetée dons 
la localité avec un éclat inaccoutumé: 
messe e n  ple in  air ,  s e r m o n  d e  
c i r c o n s t a n c e ,  banque t ,  d i s c o u r s  
patriotiques,  procession de chars  
allégoriques représentant d e s  scènes 
nationales ef loca!es parcouren! les rues 
principales de la ville et montrent aux 
yeux éblouis des spectateurs que l'on 
peul, à Mont-Laurier, aussi bien que 
dans les grandes villes de la prouince, 
jêter Saint-Jean-Baptiste avec pompe et 
écla~". 

Archives de ~ É c o / e  Normale 

l'époque. Ce genre de soirée se tient gknéralement 
A la campagne. Le cultivateur organise une sorte de 
vente A l'encan de ses dindes. Le cure publicise la 
râile le dimanche prkcédent et une partie des 
profits de la vente est donnée pour les oeuvres du 



curb. La soiree est toujours agréable, avec 
chanteurs, violonneux et même danses lorsque le 
curé ferme les yeux. 

Les tombolas sont aussi un divertissement tr&s 
populaire. Avec la participation des Chevaliers de 
Colomb, le curé Neveu organise deux grandes 
tombolas en 1938 et 1939. Les profits servent à 
l'embellissement du cimetière de la paroisse. Le 
curb Neveu n'est pas peu fier de son cimeti4re. 11 en 
a dessiné lui-m@me les plans d'ambnagement, il a 
aussi dessiné la belle croix qui y sera placée en 
octobre 1933 afin de "commémorer le 19iérne 
centenaire de la mort du Christ". Le curé Neveu 
désire que l'on respecte la mkmoire des anciens et il Char allégorique de ]a Saint-Jean-Baptiste en 
veut que les pionniers de sa paroisse reposent dans , 1937 
le plus beau cimetière du nord. 

La belle tête de I,époque est sans doute la s'ébranle; toutes les paroisses voisines ont conçu 

fête de la St-Jean-Baptiste de 1937 alors que la f&te des chars qui parcourent les rues de Mont-Laurier. 

est chbrnée pour la prernihre fois. Toute la région, La fête se continue avec discours, -chants et 

tous les villages environnants participent à la fête A musique. Tout le monde est heureux, on oublie un 

Mont-Laurier. La journee débute avec la grande peu les problémes économique et la dbpression. 

messe en plein air, chantke par Mgr Limoges, dans A l'automne 1937, le dkputé fédéral Maurice 
les parterres avant du Séminaire sur la colline Alix. Lalonde, publie ses "Notes historiques sur Mont- 
Aprés un dîner charnpetre sur la pelouse et dans le Laurier, Norniningue et Kiamika". Le volume 
boisé voisin, la procession des chars allégoriques contient un merveilleux texte de Joseph Gubin qui 



raconte ses premiéreç annees de colonisation A aussi ses activités 2- la fin de cet te période, en 1939. 
Kiamika. On y retrouve aussi I'intbressant 
recensement paroissial fait par le curé Desjardins à 
la fin de janvier 1898 qui présente les premiéres 
familles btablies dans la région. 

Exibition d'animaux sanvants, défilé des zouaves 
pontificaux dans les rues et même une première 
"parade du Père Noël  en 1933 ..." sont aussi des 
dvénements qui amusent petits et grands. 

Le kiosque h musique est toujours l'd pour les 
beaux dimanches après-midi. Avec l'école de 
musique que dirige A l p M  Boisvert, dans la salle des 
Chevaliers de Colomb en face de la cathédrale, on 
monte un corpç de musique instrumentale qui 
s'exécute au kiosque musique. 

Dans le domaine sportif, la région contiiiue 
d'être un paradis pour les pêcheurs et chasseurs. 

On peut aussi compter sur "le jeu de quiUes" Une équipe de balle 
chez Alfred Gauthier et le théatre Laurier debute 

THEATRE LAU RIER 
I Les meillerires vues frcrnçnisrs 

Une équipe de balle 
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Lquipe de hockey 

La balle et le hockey sont les sports les plus 
populaires. Le conseil du village alloue d'ailleurs un 
terrain A l'association sportive. Cette dernière 
associa lion organise des soirées de "magie blanche 
et prestidigitation avec le professeur Donat" afin 
d'amasser des fonds nécessaires pour le 
fonctionnement de ses équipes. 

Et avec les années 30, il y a la radio. Ecoutée 
d'abord en région montréalaise. la nouvelle 
invention se répand aussi h la campagne. Les 
quelques. postes récepteurs de Mont-Laurier 
arrivent A capter le poste C.K.k.C.-La Presse de 
Montréai et les quelques chanceux peuvent 
toujours raconter qu'ils ont entendus A la radio ' 
l'inauguration du grand pont Jacques Cartier A 
MontrLal et la venue du ballon dirigeable R-100 A la 
base de St-Hubert. Ce dernier bvénement frappera 
beaucoup l'imagination populaire et certains 
anciens teront écarquiller encore plus les yeux des 
plus jeunes en racontant l'incroyable aventure 
vécue par deux ahonautes de Boston qui sont 

La radio 
"Je décide de m'acheter une radio à 

l'école. Mon achat sJdlèue d 61$. C'était 
sûrement un luxe, mon salaire n'ét~nt 
que de 35$ par mois. L'électricitd n'dtanf 
pas encore parvenue dans les rangs, des 
batteries donnent le rendement voulu. 
Les parents sont vite auertis de cette 
merveille et les parties de cartes se /ont 
d I'dcole. On transporte la table dans la 
classe ... Le lundi soir, la rdunion 
s'organise. Leur programme favon est 
"Nazaire et Barnabé". Au cours de la 
soirée, le jeu de cartes cesse pour 
prêter l'oreille d fout ce qui sort de 
cette fameuse invention". 

Gertrude Grenier 



Aéronautes à la montagne du 
Diable 

"On se souvient encore du ballon qui 
s'est perdu il y a une vingtaine dhnnées 
dans les forêts éloign6es du Baskatong. 
Ses deux aéronautes furent découverts 
mourant de faim. Ils avaient ét& envoyés 
en /'air par une société savante de 
Boston, Massachussets, pour voir de Id 
s'il y ava i t  q u e l q u e s  r e s sources  
inconnues dans les environs d e  la ville ... 
un courant d'air les avait port& en 
quelques heures dans un pays nouveau 
pour e u x ,  au-dessus de f o r ê t s  qui  
s'étendaient jusqu'd I'horizon. ns avaient 
atterri ou faîte d'un des pius hauts pins, 
où la nacelle chavira, les cordages 
sJemborossdrent  et la machine de 
tafletas se suspendit. On en trouve 
encore des débris superbes. On sait 
comment  i ls  ont é t é  r e n c o n t r é s ,  
af imés,  extdnuéç de fatigue.. . ". 
H. MouroPt, O.M.I.  Sainte-Famille 

d'Aumont, 1882 

venus échouer sur la montagne du Diable avec leur 
ballon dirigeable. 

Pendaison A Mont-laurier 

L'&vénement  qui frappera l o n g t e m p s  
l'imagination populaire est la seule e.t unique 
pendaison a avoir eu lieu A la prison de Mont- 
Laurier, à l'automne 1930. 

Le proces de l'accus&, Thomas dit Tranche- 
Montagne, un amérindien de 21 ans, a lieu devant le 
juge Wilson. Les avocats en présence sont Me 
Duçsault de l'Annonciation et Me Ernesi Charette 
de Mont-Laurier. 

Le crime reproch6 a 4té commis h 
l'Annonciation. Une femme. accusée de 
complicit4, est innocentée mais Tranche- 
Montagne est reconnu coupable de meurtre et 
condamnk h être pendu dans la cour arriére de la 
prison de Mont-Laurier. 

Aprés avoÏr entendu la messe et communié au 
petit matin, le condamné est éxécuté à 5 heures 10 
du matin, avant le levé du soleil. 

Le Palais de Justice de Mont-Laurier 



Les tkmions de la pendaison sont les shériffs cirnetihre de Mont-Laurier. La justice humaine a 
Boudreault ei Lamarche, te coroner Toussaint lait sont oeuvre, mais cette mort homme par 
Lachapelle et six personnes mernbrescit~ coiAps de décision de justice frappera longtemps 
jurés. l'imagination populaire. 

Le cadavre du pendu est inhumé dans le 



TOURISME ET REPRISE ÉCONOMIQUE 

.Nouvelle vocation économique 

RELAIS DU TOURISTE 
ï i i p a r i t l o n i  t i n i r i l c r  d ' iu io rnob l lc i  

SEItVlCE DE G A Z O L m  - 1IWZE 

O. Lwmxc, Prop. 

ni0N'I'-LAUI1IER TéI. 3 

CHS. LANTHIER 
G A R A G E ,  PhTuS. ACCESSOIRES. 
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';cul reprkcnlant de c e  p r d u l k  Ii 
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U N  PEU PLUS BAS QUE L'HOPITAL 
STE-ANNE 

Tél. 1; Omer ST-LOUIF. prop. 

GARAGE CHAIYIPLAIN 
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A p r h  l'dconomie agricole et I'indusirie 
ioresti&re, le tourisme offrira un troisiéme volet 
bconomique A la rkgion de Mont-Laurier. 

Au début des annees 20, le tourisme de pêcheurs 
et de chasseurs s'amBne A Mont-Laurier par le 
chemin de fer. Le nombre de touristes est encore 
assez limite. Mais avec le rapide développement de 
l'automobile, le budget de la voirie se taille une 
place de plus en plus grande dans celui du Québec. 
On compte bientdt plus de 100,000 automobiles 
dans la province. Les routes s'allongent, se 
ramifient, s'améliorent chaque année. Les postes 
d'essence poussent comme des champignons, à 
tous les croisements. Le tourisme emplit le porte- 

Mont-Laurier, paradis de 
chasse et pgche 

"Mont-Laurier est incontestablement le 
centre d'activité de cette magnijique 
région du Nord, l'une des plus belles 
rbgions de tourisme de lo province de 
Québec. Les lacs et riviéres de Io 
région, au nombre incalculable, sont 
renommés pour leurs poissons vigoureux: 
truite, achigon, brochet, doré: et les 
for&ts donnent asile au chevreuil, d 
l'orignal et ou petit gibier. 

Autour de Mont.Laurier, une région 
montagneuse  e t  p i t t o resque ,  u n e  

I cinquantaine de lacs fourmillent de  
truites grises, rouges, dorés, achigans, 
brochets, barbottes, une forêt od le 
chasseur trouue en grand nombre le 
chevreuil, l'orignal et la gélinotte; tout 
cela Jait de Mont-Laurier un endroit 
incomparable pour le tourisme". 

Paul Boyer 



monnaie de certains commerçants et celui du l'Abitibi. 
gouvernement. 

A Mont-Laurier, les autorités municipales font 
connaître les attraits touristiques de la région dans 
une importante revue de chasse et pêche 
américaine. La région est de plus en plus connue 
par les amateurs et avec le prolongement de la 
route nationale jusqu'b Mont-Laurier en 1926, le 
nombre de visiteurs, de  touristes, ne cessent de 
croitre d'année en année. 

Tourisme 
"Personne d'entre nous, j'en suis sûr, 

n'aurait la naïuetk de croire que les 
touristes, surtout nos voisins du sud, 
uiennent chez nous pour voir  nos 
gratte-ciel et nos routes modernes, qui 
ne sont souvent que des miniatures des 
leurç. II viennent aflirds surfout par 
not re  vie rurale,  n o s  habi ta t ions  
champêtres, nos traits de race, nos 
paysages, enfin tout de qui donne B nos 
villes et à nos campagnes un aspect 
dijjérenf des autres.. ." 

Georges Boucha rd, 1932 

Plusieurs ont vu poindre I'he du tourisme et le 
conseil municipal de Mont-Laurier demande au 
gouvernement de ne plus accorder de baux 
exclusifs de droits de chasse et p6che sur les lacs 
de la région. Et pendant ce temps, A i'instigation de 
la "Voix du Nord" de Maurice Lalonde, un  groupe 
de chasseurs et pêcheurs de la rbgion se réunissent 
pour former une association pour la protection du 
gibier et du poisson. 

Le curé Neveu, de son c8t6, s'inquiète du taux 
de pollution de la riviére du Liévre et il conseille 
fortement de soigner la toilette française de Mont- 
Laurier et de toute la région afin d'attirer les 
touristes amkricains férus d'exotisme. 

Le conseil municipal demande au gouvernement 
de planter des arbres le long de la nouvelle route 
nationale et approuve I'idke d'aménager un grand 
parc national au nord, entre Mont-Laurier et 

Paradis touristique 
"Cet te  région p i t to resque ,  hospita- 

Jiére et variée, es! aisément accessible 
de Montréal, pur voie du Pacijique 
Canadien. Un trajet vous amène dans 
les villégiatures les plus populaires de ce 
beau territoire, où la nature s'est plu d 
entasser tant de merveilles. 

Les Laurentides, dont les uerdoyonis 
sommets s'étendent d perte de vue vers 
le lointain sep ten t r ion ,  o f f r e n t  d 
l'amateur de vie au  grand air, des 
avantages qu'il ne pourrait manquer 
d'apprkcier. Elles sont le paradis du 
sportman, en meme temps que la région 
préfërée d e  ceux qui aiment aller se 
r e p o s e r  a u  sein d e  p a n o r a m a s  
enchanteurs. Lacs limpides, riuidres 
tortueuses, montagnes boiskes et uall4es 
paisibles. L'ensemble constitue un décor 
merveiileusemen t pif toresque. 
Pour vos uacances c'es! l'endroit idéal. 

La ligne de Mont-Laurier du Pacifique- 
Canadien dessert toute une série de 
s u p e r b e s  endro i t s  d e  villégiature. 
Excellents hôtels et de maisons de 
pension à prix modéré". 

Publicitb du Pacifique Canadien 

Au point du vue touristique, le village de Mont. 
Laurier est le centre d'un véritable paradis pour la 
chasse et la pêche, à proximité de nombreux lacs 
très poissonneux: le lac des Ecorces, le lac Gauvin 
et le lac François dans la rbgion de Val-Barrette, le 
lac St-Paul et le lac Tapini au nord de Ferme. 
Neuve, le lac Pimodan, le lac du Cerf, le lac des Iles 
et ie rc'!servoir Baskatong. Et les forêts des environs 
ahnndent en gibier de'mutes sortes: chevreuils, 
ouri, orignaux, renards, perdrix. 



Château Laurier salles a la disposition des vendeurs et les 
marchands de toute la région viennent y faire leur 

A ~ r é s  l'incendie de son hatel h Ferme-Neuve, choix pour la saison suivante. 
~ u ç t a v e  Sabourin prcifhre rebdtir son entreprise Le Chateau Laurier est aussi le rendez-vous des hdteliére i4 Mont-Laurier car le prolongement de la avocats et des juges qui viennent plaider et siéger voie ferrbe tarde Ase faire. En 1920, il fait construire 

au Palais de Et les de 
i'hatel Chlteau Laurier au centre du haut-du- ont  pris I.habilude La renommeo do 
village. I'hbtel s'étend m&me h l'extérieur des trontiéres du 

Avec la période de pmsp4rité économique des pays. 
annhes qui suivent, et surtout, avec l 'ouverture de En 1929, Gustave Sabourin, aidé de ses 151s Henri 
la route nafionale jusqu'a Mont-Laurier. I'hbtel et Paul, d,oifnr un a sa cliont81e, il 
Sabourin devient l'une des auberges les plus 

veut que son commerce hôtelier demeure le plus connues dans les Laurentides. L'ère du tourisme y 
a m h e  les amateurs d e  chasse et péche. Mais c'est connu et le plus important du nord. II fait donc 

aussi I'bpoque où les voyageurs de commerce ériger un autre hdtel et des chalets de villkgiature 

arrivent par train le lundi et repartent le vendredi. su r  les bords du lac des Ecorces, Cette deuxiérne 

Ils apportent avec eux tous les kchantillons de auberge, le Manoir des Pins Rouges, est située 

leurs marchandises. L'hatel Sabourin met trois . dans un endroit enchanteur h quelques minutes 



Le ChAteau Laurier 

hâteau Laurier 
31 O ST-L.4 LI R J ER 

40 chambres, 12 chambres avec bain. - Charnbrrb: nvcc  l a i a h o  prf- 
tés. - Eau chaude e t  e a u  f r o i d t .  - Garage pour 25 aulnrnnhllry; - 
Chauffage à l'eau chaude, - Excellente cuisine r ~ i i d i c n n t .  - Vlns 

et Biëres - Courtokit cl semice de prcmi&r= r.hssc. 

Excursions de cha- et de p4rht. - Chalets our lc  magnlflgue lac 
d u  Cerf. - mile muge rf blanche - Superbe pnnoramw t C  r o y r -  

ge IdéaL - Pour foutes inlormaIlom, s'adresser h: 

HENRI SABOURTN, gérant. Gus. S A B ~ ~ J R I N .  prop. 



- -  - 

seulement de la station de chemin de fer d e  Brunet. 
- 

L'endroit est trés beau et fait bientôt le délice des 
nouveaux mariés en voyage de noces. 

L'entreprise de la famille Sabourin offre 
également un service de pourvoirie en foret avec la / 

t collaboration de Rosario Wester du lac du Cerf. t , 
Les chasseurs et pgcheurs ne reviennent pas 
souvent bredouilles. 

Devant I'accroissement de la clientèle, on 
agrandit le ChAteau Laurier afin de doubler le 
nombre de chambres en 1935. L'endroit est 
également le terminus pour le service d'autobus en 
direction de Montréal, et en direction d'Ottawa, 

. s r  ' L - ' * 
I 

par la route de Notre.Dame du Laus. ..'T di A - 3  b - 
L'eritreprise réalise pleinement que la qualité du 

service hôtelier et de la restauration sont des clés Le Manoir des Pins Rouges 
indispensables dans la réussite touristique. Au 
Chateau Laurier, on veut que le client quitte 
l'établissement avec le goOt d'y revenir. 

Des chasseurs heureux 
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S. PELLERIN 
1 BONBONS - TABACS - nlSCC1ETS - ETC. 

4 Syndicat d'initiatives touristiques 

En 1934, la planification de l'industrie touristique 
est grandement ameliorbe avec la crhtion d'un 
Syndicat d'Initiatives Tounstiques. La nouvelle 
association, lande à Mont-laurier par un groupe de 
commerçants, dirigée par le d o c t ~ u r  Louis-Marie 
Grignon et le commerçant S. Pellerin, reçoit l'appui 
financier du Conseil du Cornt4 Labelle et celui du 
MinistPre de la Voirie A Québec. 

Le groupe publie une brochure publicitaire afin 
de mieux faire connaître les attraits touristiques 
que les visiteurs peuvent trouvet dans la région. Le 
Syndicat vise surtout A attirer dans la région le plus 
grand i-rornbre de visiteurs en fournissant divers 
rençeignements sur les hotels disponibles, les 
maisons de pension. les chalets à loucr, les 
meilleurs endroits de chasse et p&che. 

Le conseil municipal de Mont-Laurier emboîte le 
pas en aidant firiailciérement le groupe qui fait 
publier uri nuftikro spécial sur Mont-Laurier et la 
r4gion dans la revue des Chevaliers de Colomb, la 
"Revue Colombienne", qui est lue travers tout le 
Québec et dans certains états américainç de la 
Nouvelle-Anglerre. On veut avant tout que la 
rdgion soit mieux connue alin que les visiteurs 
profitent le mieux possible de leur séjour dans le 
nord. 

Création d'une chambre de commerce 

A compter de 1926, des discussions s'amoaent 
afin de voir les possibilit4s de fonder une 
association des différents marchands, industriels et 
professionnels de Mont-Laurier. Le village est 
devenu le principal centre de commerce dans le 

comté et l'idée de créer une  Chambre de 
Commerce tait son chemin peu à peu. 

En avril 1931, l'organisme voit le jour. Les 42 
membres du depart désirent mieux coordonner 
I'activitb commerciale et se veulent représentatifs 
de tous les commerçants de Moni-Laurier et des 
villages envirnnnants. 

Le maire Albiny Paquette accepte la prbsidence 
du nouvel organisme. Les premiers directeurs 
sont: Napoleon Thomas, marchand, Edouard 
Rkgimbald, plombier; Hermas Lamarche, chef de 
gare; Jean Marie L'Allier, notaire; Rolland 
Boisvert, courtim d'assurances; J .  Irénée Cadieux, 
marchand-tailleur et Jean-Baptiste Reid, industriel. 

L'une des prernikres tâches de la nouvelle 

Vie commerciale 
"Le cnrnnierce de Mont-Laiirier est 

alimenté par des scieries, rnanufactirres 
de partes et ch8ssis, commerce de bois 
en gros et en détail, fonderie, h~urrerics, 
magasins-g&ndroux, restouraiits. Mont- 
Laurier es! appel4 à devenir l'une des 
pefïtes villes les plus prospi3reç de la 
p r o u i n c e  d e  Q u é b e c ,  g r û c e  o u  
mouvement de colonisation qui s'y 
ddveloppe depuis quelque temps et grâce 
aussi ii la cançtruction d'une route 
nationale pour reli* Mont-Laurier avec 
les  uilles les p lus  impor tantes  de  
l'Abitibi". 

Pou1 Boyer 



J. 1. Cadieux 
& f . W A h P D  -TA IUJTUR 

ERIE5 - CHAPmUX - CHAUSSURES 

Ed. Regimba1 
PLOMBIER - FERBLANTIER - COUVREUR 

ia pharmacie Lachapelle 
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Chambre de Commerce est de faire un premier 
recensement des diftkrents commerçants, 
industriels et professionnels qui offrent produits et 
services à Mont-Laurier. 

Dr. GUSTAVE ROY 

MEDEXXN - C m . . R U R G m  

hl OhT-LAURIER P. Qué. 

Les professionnels de la santé sont alors les 
docteurs: Lachapelle, Godard, Paquette et Roy; les 
dentistes Larue et Duval; le vétérinaire Grignon. II 
y a aussi les pharmacies Lachapelle, Grignon et 
Duval ainsi que le commerce Familex de Lauré 
Bélanger. Tous ces professiorinels ont pignon sur la 
rue principale dans le haut-du-village. 

1'61, 59 

Dr E. DUVAL, LC9. 
CH-JRURGrn  - DENTImT 

SpkiaLihi : ExtracUon - Ari-fi&ie 
au Gaz - Dentiers 

En f i c e  du PhhLs de Janllos 

31ONT-L4URlER 

Pour les qiiestions juridiques, on peut compter 

Er11e5t CI~ailette ~ . ~ . ~  
avocat 

m>ii{,zaiirirt, C ~ m t t  5Labtllc D. Q. 

LALONDE & LALONDE 
A V O C A T S  

! 

ALCIDE BOUDREAULT 
PHOTOGBAPI3E 

Photographies de tous g e r u s  

SpCciaUK : Ouvrage d'Amateurs, 
Kodmks, FILnis. E t e  

rél. NO 5 Gaier Postal 111 
IIIOST-L.4 LI H 1 ER 

- -- 

LAURE BELANGER 
~ i s l r i b u k k  dm proüuils Farniltr 

Agent R e d r e w  Machinerg 

9gen l  1-1 pour 
Living L g m  Furniture. 

BIONT-L.4URIEF1, Qué. 

sur les avocats Charette et blonde,  pére et fils. On 
d4nombre également six notaires: L'Allier, 
Moncion, Jarry. Messier, Munn et Ouellette. 

ACHILLE OUELLETTE 
D k e c k u r  dc hnérai i ies  

Serrice d'Ambulance 

hl 3NT-L.4 U R 1 ER Tél. 4-4 

Les agronomes Lortie et Beaudin oeuvrent dans 



toute la région. 3.A.  Boisvert et  son fils Roland Les barbiers: Dumoulin, Bélanger, Daoust, 
of f rent  des polices d'assurances. Alcide Prévost et Pilotte sont installés dans le village. Il y a 
Boudreault offre le service photographique au aussi les coiifeurs Georges e t  Gabie et 
Rapide. L a  maison Dussault vend les monuments Mademoiselle Loiselle. 

GEORGES & GABIE 
S m N  DE COIFFURE 

-- 

Spi r ia I Ih i  en Permanente 

Tel, 113 3IOKT-LA UR IER 

funéraires alors qu'Achille Ouellet te débute un D~~~ le domaine bancaire, la B~~~~~ 
seivice d'embaumement 3 compter de 1939. Canadienne Nationale, dirigée par Georges 

Charbonneau, a pris la reléve de la Banque 
d'Hochelaga. La Caisse Populaire naitra en 1939. 

On dknombre trois hôtels, un dans chaque 
quartier du village: I'Hbtel Central de Ouellette et  
Tinkler au Rapide, le Nouvel Hôtel de Zéphir 
Dorion dans le quartier de la gare et le Chàteau 
Laurier de la famille Sabou.rin, dans le haut-du. 
village. 

On compte également le marchand de meubles 
Orner St-Louis, au Rapide, la quincaillerie Thomas 
près du bureau de poste, la librairie Populaire et le 
magasin Légare p r h  de la cathédrale. 

Les magasins-généraux Moncion, Lauzon et  

La banque Canadienne Nationale 
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DAVlD BERNIER 
C R A U S r S U R E S  

PAUL CAMPBELL 
CONFECTION FOUR HOW3'IE 

Le magasin J . P .  Leblanc 
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Le restaurant James Marano 

G. H. MOQLTIN 
WCtLLXD-GEhERAL 

O. BELANGER 
L m  

Oeufs trah - Crème - LaIt 

Y 

l I m e  D. MAYRAND 
m-a 

bouveauiés 

5 c  à s1.00 
m .  

Souvenirs d e  Iliont-Laurier 

-- 

F - 
. -- 

ALF. CHARTRAND 
Spédaltte.: R o b e  et Manteaux 

Chaptsnx pour Dames 

hlONT-LAURIER P. Qiié. 



SELLIER 
Harnais doubles et simples, 

Fouets, Couvertes a chevaux, 

B. LAURIN 
MARCH-LVD-CENERAL 

- 

RnntoLe Gn~ztbier Cid 

RESTPaWRr\TEUR 

Fruits, Bonbons, Cigares, Cigarettes, Crême à la Glace 

CREMERIE R'IONT-L AURIER 
D. BERNIER, pi-op. 

SAM. BISSON 
m-* 

DLstrlbuteur de Coca-Cda, 

a m  

h1ONT-LAURIER, Qué, 

- . 

J. P. LEBLANC 
EPICIEtL-BOUCHLB 

Vi;iiides d t  çhotx. - ~ ~ v r a i ç o n  gl-. 

St!rvir:e coirrtois 

31 Oh"r-L.4 LI R 1 ER TGl. 8.3 



Garage Chez Gaston 

ROBERT BEDAWD 
DODGE De SOTO 

YLUSIEUKS AL!TO.IIOEtILES 

l ! S . I C E E S  A DE T K E S  BAS P R I S  

J. J. ROULEAU I 

A G E N T  

~ 



Chanson d'haie 
La nuit passée, j'ai fait un rêve 
Un rêve bien curieux aussi 
Isaïe Godmer étai! mort 
s'en allait au paradis. 
Retire Retire Retire Retirez-vous d'ici. 

lçaïe Godmer était mort 
S'en allait au paradis 
Qu'as-tu jait sur la terre 
Pour mériter le paradis. 
Retire Retire Retire Retirez-vous d'ici. 
J'auais un autobus 
Et j'faisais du taxi 
Je vendais de la biére 
Du vin et du wisky 
Retire Retire Retire Retirez-vous d'ici 
II n'y o pas de place ici 
Pour les vendeurs de wisky 
Descends voir Lucifer 
Je crois qu'il y a un logis 
Retire Retire Retire Retirez-vous d'ici 

En arrivant d la porte 
Il aperçoit le gros Isaïe 
Lucifer a pris sa Jourche 

' Lui planta dons le nombril. 
Chanson folklorique, 

d'origine inconnue. 

CHEZ GASTON 
Distributeur des produlb B. A. 

Gazoline - Huiles - Graissage - Lavage 

Millette, Daoust, Vanchesteing, Régimbald et 
Laurin, Gauthier, Forget, Lanthier et Leclerc. Les 
produits Esso et B.A. sont distribués aux divers 
pompistes par Rouleau et Pellerin. 

I 

AlClDE PELLERIN 
Transport génCraL - T'XI. 

-4gent h p e r i a l  OIi LlmlLed. 

Tél. 29 13oîte Postale 400 

Le service A l'automobile prend beaucoup 
d'importance avec les ann6es 20. Au Rapide, Ben 
Laurin offre les produits Ford et un peu plus loin, 
de l'autre côté de la rue du Portage, Orner Si-Louis 
présente la marque Hudson. Georges Paquette 
vante les qualités de ses Overland et de ses belles 
Maclaughin pendant que William Grenier 
commence A vendre les produits Plymouth et 
Chysler. Et Robert Bédard, de Bhdard, pr4s du lac 
Saguay essaye aussi de prendre sa part du marchk 
avec les marques Desoto et Dodge. 

1- 

Vendeur Wm. d'Auhmobi1es GRENIER 
P l ~ ~ u i u t h  - Chrysltr 
e t  des W o n s  Fargo. 

LE PLCS G R A N D  CHOIX P'AUTOhlOiiILES 
USAGEES. 

iilO3T-L.4UR IER Tél. 35 

Le village compte aussi le service de taxi avec 
Alcide Pellerin et Hervé Blouin. De son  côté, IsaTe 
Godmer de Ferme-Neuve qui fait le service de taxi 
entre la gare de Mont-Laurier et Ferme-Neuue, 
obtient un permis d'autobus pour exploiter ce 
service entre Ste-Anne-du-Lac et MontrBal. 

Dans le domaine industriel, la crise économique 
a frappe durement. Seul le moulin h scied'Eugéne 
Lamarche est encore en activité. La scierie d'HervP 
Lafleur sera bientdt contruite. L'usine électrique, la 
fonderie Trottier, au pied du mont Laurier, les 
manufactures de portes et fenêtres de Biçaillon et 
de Blais, la crèmerie Bernier, la laiterie Omer 
Bélanger ainsi que les boulangeries Coursol et 



A S t - J & r h e  . , , . . 4.00 " - 1.10 1 
Shan-brldge . . . . 4.15 " - 125 
Pledmont . . . . . 425 " - 3.35 " 

LrMl"rIE;E S k - A d b l e  . . . . . 4.35 " - 1.45 
Val-Morln . . . . 4.45 " - 1.55 - Sk-Agathe . . . . 5.00 " - 2.10 " 
Et-Fausth . . . , 5.30 " - 2.40 " M o i i l r b l ,  Mont burier ,  Ferme-Neuve 
SL-Jovltc . , . . , 546 - 2.55 
Concmtlon . . . . 6.15 " - 3.25 

I N D E X  Labelle . . . . . . 635 II - 3.45 
L'&nonclatlon ... . 7.00 " - 4.m 

DGpad de  ] ' ~ o ~  Relak, &d, Bllf f lvc  . . . . .-. 7.15 " - 4.15 " 

Montrbl ,  Cél : EUL 0105-0251 Nominlngue . . . . 7.20 " - 4.25 O *  

h c  Saguay . . . . 7.40 " - 4.45 " 
W a r d .  . . . . . . 7.55 " - 4 5 5  " 

Tou. l e i  mmrdli. umrdl  
j tn4 l i ,  seulcmint  Guénette . . . . . 8.01 " - 5.01 " 

MunlrL.1 1 1 6 i t l  ~s &hh.  1.00 p.m.-12.10 p m. d a  ~ o ~ c ~  . . 820 " - 5.55 " 
Mrin ld -~~ !  Strtlaa h'ord. . 3.1s p.m.-12..OS p.m. V ~ l - ~ a r r e t t e  . . . 8.40 " - 5.50 " 
t711, ~ t i n - t i t a n   ES^ TCI.: CA. 0018) Mont-hurler . . . fi.00 '. - 6.10 " 

Fkrme-Neuve . . . 9.30 " - 6.40 @' 
Be-Rase . . . . . 3.30 pm.-12-40 Fim. Mont-SI -Michel . . 
Sk-Thkrbe . . . . 3.35 " -12.45 " h c  St-Paul . . . . I irureu SolriIr- 
St-Janvler . . . . . 3.85 " -12.S " Ste-hnne du Xlac . 

L'autobus Dlsaïe Godrner 
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L'usine électrique au rapide de l'Orignal 

Le boulanger Henri Cours01 



Bertrand comptent également dans le groupe des 
petites industries de Mont-Laurier. 

Plusieurs de ces industriels et commerçants 
vivent alors rles années difficiles à cause de la 
dhpreçsion économique, mais, a compter de 1937, 
la vie commerciale connait un souffle nouveau avec 
la repriçe économique qiii  point^ peii A peu. 

Reprise économique 

A compter de 1937, la dépression kconomique se 
résorbe peu à peu. Lesaffaires semblr?nt reprendre 
dans le village et il est 5 riouveau question de la 
construction d'un cheriiin de ter entre Mont- 
Laurier et l'Abitibi. 

Au milieu des années 30, l'Abitibi connaît un 
deuxiérne boom minier. Plusieurs nouvelles miries 
d'or principalement, entrent en activité dans les 
régions de Cadillac, Malariic et Val d'Or. Une 
nouvelle bataille d u  rail s'engage entre les 
compagnies C.N. et C.P. Les deux compagnies de 
chemin de fer désirent desservir la zone ininihe qui 
va de Rouyn à l'ouest A Senneterre a l'est. Une 
filiale du C.P., la "Témiscamingue and Abitibi 
Railway Company" demande une charte au 
gouvernement du Québec afin qu'une nouvelle 
filiale, la "Québec Goldfields Trançportation 
Company" soir autor-isée a poursuivre la voie 
ferrée depuis Mont-Laurier jusqu'à Amos. A 
Québec, le comité de la IégisIature se montre 
favorable 4 la demande, donne I'autorÏsatiori au 

C.P. en demandant cependant que la nouvelle 
filiale francise son nom en celui de "Chemin du fer 
du Nord-Ouest Québécois". 

Mais l'autre géant de la voie ferrée, le C.N., 
s'empresse A nouveau de dkcrocher une charte 
fédérale et commence aussitôt des travaux pour 
descendre le minerai vers Toronto. Le C.N. 
invoque les droits acquis pour couper l'herbe sous 
le pied de son adversaire. Le C.N. va donc gagner 
cette seconde bataille et le minerai prend donc la 
voie de l'Ontario. Pour une deuxième fols en 15 
ans, la voie ferrke de Mont-Laurier n'est pas 
prolongée vers le nord et le dkveloppernent de la 
région doit chercher une nouvelle orientation. 

Mais l'échec de ce projet de chemin de fer ne va 
pas diminuer le dynamisme de certains hommes 
d'affaires qui flairent la reprise de  I'0conomie. 

A Mont-Laurier, l'industriel Hervd Lafleur 
entreprend la construction d'une nouvelle scierie 
sur la terte que son pére Zéphir a défrichee à son 
arrivée au Rapide-de-l'orignal en 1886. Lafleur a 
d'abord opéré un premier moulin A scie sur les 
bords du lac Gatineau, a u  nord de Mont-Laurier. 
Mais la coupe du bois y est maintenant terminée et 
i l  veut se rapprocher du terminus du chemin de fer 
pour faciliter le transport de son bois jusqu'à la 
gare. Ce nouveau moulin A scie va créer plusieurs 
emplois pour les ouvriers de la région et aider 
grandement à la reprise de I'kconomie. 

A la m&me époque, le docteur Toussaint 
Lachapelle, convaincu de la rentabilit4 du 
contreplaqué de bois, se porte acqukreur de 
l'entreprise de bois contreplaqué de Sam Lacaille. 
L'entreprise de Lacaille est alors installée a 
Bellerive sur le bord du grand lac Nominingue entre 
le chemin de fer et le lac. 

Mais Lachapelle est déja propriétaire de l'usine 
Electrique de Mont-Laurier depuis quelques 

HERVÉ LAFLEUR 
M A R C H A N D  DE BOIS'\ 

& 

1 



Voyages de planches sur la rue du Porîage 

Le chateau de Sam Lacaille 

Hervé Lafleur 
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L'usine Lacaile prés du lac Nominingue 

Pont-barrage de l'usine électrique de Mont- Laurier 
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années et il projete de relocaliser l'entreprise de 
Bellerive B Mont-Laurier o ù  I'élecrricité fournie par 
le barrage du rapide sera  une grande économie 
pour la rentabilite de l'entreprise. 

A cette époque, Mont-Laurier compte  environ 
3,600 habitants, l'évaluation taxable est de 
700,000$ environ et  l'évaluation non-taxable 
dépasse le million de dollars. Le taux d e  taxe est de 
1% au municipal comme au scolaire. Avec ses rues 
recouvertes de bitume, ses beaux et grands ormes, 
ses  pelouses, son beau cimetiére, ses maisons bien 
peintes, ses institutions si bien situees, le village 
prbsente un cachet d e  distinction plus qu'ordinaire 
et fait la fierté d e  ses habitants. 

Mont-Laurier est le centre commercial et 
administratif de toute la réciion, chef-lieu du cornt4 - - 

Labelle. terminus du chemin de fer. centre 
judiciaire, scolaire et religieux, avec service d'Unité 
Sanitaire, bureau d'enregistrement, agent des 
terres. Avec tous ces  fleurons, l'avenir s'annonce 
avec optimisme. Et les plus malins répètent 
orgueilleusement que  les deux députés du comte, 
Paquette b Québec et Lalonde à Ottawa, sont deux 
citoyens de Mont-Laurier. 

En 1939, un nouveau maire, Léopold Florant, 
entre en fonction aprks une élection tumultueuse. 

Mont-Laurier en 1937 
"Aujourd'hui, c'est une jolie ville aux 

a v e n u e s  p r o p r e s  e t  a u x  édifices 
somptueux. Forte d'une population de 
4,300 âmes, Mont -Laurier posséde 1 ous 
les organismes  re l ig ieux  et civils 
caractérisant les grandes cités. I l  ne lui 
manque que les industries. 

Lëuêchd et la cathédrale, au style 
gothique, l'École Normale ,  l'Hospice 
Sainte-Anne et l'Académie jorment un 
noyau central entouré de vertes pelouses 
ofjrant un magnijique coup d'oeil. Le 
Palais de Justice oux lignes archirectu- 
roles séuéres se dégage au milieu de ses 
parterres. De /'autre côté de la rivière, 
l'imposant séminaire domine la ville 
entière prks du  couvent des Rév. Pères 
Jésuites. A la droite du Skminaire, le 
mont Alix s u r m o n t é  d ' u n e  c r o i x  
lumineuse sous l'égide de laquelle notre 
v i l l e  s e  d é v e l o p p e  e t  grandit". 

Maurice Lalonde 

La rue principale A Mont-Laurier 
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MONT - LAURIER 
POSSEDE SA FORCE hlOTRlCE 

Grrice ci l'clsprit cit3iqrre de trois ciiogcns rlc n nire ilillr, I l l  u r i  i-Lnrr- 
rier es! en mesiire de fourriir In forcp n~oirice ri t o t t t ~ s  les i i i r l i is t r ics  
rl ,ti o o i ~ r l r r i i c i ~  ueii ir s'étnblir cli e t  rio r rs .  Ln r o i ~ i p n p ~ i i e  qil i exî) l r>i le  
ce pouvoir, en pIeiri cenire de In  i%ilie, ri noir1 

ELECTRIQUE DE MONT LAURIER Ltée 
Fondée par M. J.-B. Reid, en 1913, elle est devenue 

la propriété d e  MM. T. Lachapel le ,  M.D., q u i  
en est le président, Emile Lauzon, vice-prési- 
dent, e t  Aristide Lachapelle, directeur. Elle a 
comme sur in tendant  e t  gérant, M. Edouard  
Reid, fils d e  l'ancien propriétaire, et syndic  des 

a 

Chevaliers de Colomb de  Mont-Laurier. 
Le pouvoir développe actuel lement  1000 forces e t  

fournit l'éclairage A tou te  la ville ainsi que le 
pouvoir moteur. Les usines sont en mesure de 
développer 2,500 forces. 

En 1937, la nouvelle compagnie a fait construire une 
bfitisse nouvelle, illustrée sur la couverture 
frontispice et  installer de nouvelles machines 
modernea. Les plans ont été preparés par le 
bureau de  Crépeau & Côté, d e  Sherbrooke. 

ELECTRIQUE DE MONT-LAURIER 
Avec la coopération des autorités d e  la ville elle in- 

vite donc les industries nouvelles à venir s'éta- 
blir dans.un centre d'avenir. Elle leur assure un 
service parfait et  des taux absolument raison- 
nables. 

MONT - LAURIER, CENTRE D'AF7ENIR, 
ATTEND DE NOUVELLES INDUSTRIES 



L'une des ses premières tâches est de mettre de 
l'ordre dans la venue des vendeurs itinérents dans 
le village. Les autorités prennent donc la décision 
de crPer un marché public, les mardis et vendredis 
de chaque semaine. 

Caisse Populaire 

Autre signe de reprise économique: la Caisse 
Populaire de Mont-Laurier voit le jour en 1939. 

Depuis la venue d'Ernile Girardin, propagandiste 
des Caisses Populaires, les citoyens se montrent 
Iort intkressés à se regrouper sous cette forme 
d'épargne et de crédit. Les succBs de la 
Coopbrative Agricole et de sa beurrerie sont les 
meilleurs gages pour lancer une nouvelle institution 
coopérative. 

Le 16 juillet 1939, 39 coopérateurs tiennent 
assemblée au Palais de Justice. Orner Bélanger est 
choisi comme président; Apollinaire Labelle et 
Henri Laiontaine vont le seconder. L'assemblée 

demande oificiellement au Procureur Général du 
Québec de pouvoir utiliser le Palais de Justice 
comme premier local de la Caisse Populaire. 

Après quelques mois de préparation et 
d'organisation, sous l'oeil vigilant de l'actif 
aûmonier, l'abbé Adelard Roy, la Caisse Populaire 
va ouvrir ses portes et LjientBt on compte 396 
membres à la fin de 1939. 

Espoirs économiques 
"No~is auons le droit de caresser tous 

l e s  e s p o i r s  d e  d é v e l o p p e m e n i s  
économiques des  plus prometteurs. 
Devant ces jdcondes leçons du passk, lu 
génération qui monte n'a pas le droit 
d'abdiquer. Son devoir inkluctable est de 
prolonger l'oeuvre de ces bdtisseurs dont 
les noms resteront gravés sur le granit 
de nos montagnes". 

Maurice Lalonde 

La caisse populaire en face du Palais de Justice 
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La coop4rative. bien modeste au départ, 
s'installe donc d'abord dans u n  local du Palais de 
Justice. Deux jours par semaine, le premier gérant, 
Henri Lafontaine, vient y tenir la caisse. Peu 8 peu, 
l'institution va s'enraciner tr4s solidement. 

Aprés la démission du premier gérant, le local de 
la Caisse est déménagd en face dans le magasin 
Massy qui remplace Lafontaine. La Caisse vajouer 
un r61e bconomique majeur dans tout le 
dkveloppement de Mont-Laurier et de la région. 

Route nationale vers l'Abitibi 

A deux reprises le projet d'un prolongemenr du 
chemin de fer vers l'Abitibi n'a pas abouti à 
l'avantage du developpement économique de la 
région de Mont-Laurier, mais le projet d'une route 
nationale dans la même direction va bientbt porter 
ses fruits. 

Déjh, en 1931, le déput6 montréalais Ernesr 
Poulin, qui venait en villdgiature dans la région de 
Val-Barrette, suggére A son gouvernement de 
compléter la route de Montréal B Mont-Laurier par 
un nouveau tronçon qui rejoindra le nord-ouest du 
Québec. 

Projet d'une route vers I'Abitibi 
"M. Hector A u t h i e r ,  député de 

l'Abitibi, lors d'une entrevue qu'il vient 
d'avoir avec l'han. J.  E. Perrault, ministre 
de la voirie, a reçu I'assurance que le 
territoire entre la Gatineau et la riuière 
Bell sera incessamment explord, en vue 
de la construction d'un chemin entre 
Senneterre et Mont-Laurier. Cette 
exploration commencera dans quelques 
jours''. 

La Presse, 13 juillet 1931 

Moncion, Ben Laurin de Mont-Laurier, Isaïe 
G o d m e r  d e  F e r m e - N e u v e  e t  J o s e p h  
Courtemanche de Ste-Anne du Lac, sont aussi de 
la délégation. Le groupe s'est aussi assuré les 
importants appuis de M4d4ric Martin, maire de 
Montrkal et d'Hormidas Laporte, ex-maire de la 
mbtropole. 

Les d12l4gués demandent que le projet de route 
passe par Ferme-Neuve et Sie-Anne du lac et A l'est 
du lac Cabonga. On veut assurer ainsi un meilleur 
développement de cette partie de ia Liévre et 
ouvrir le Canton Pau au nord-ouest du Canton 
Décarie qui pourrait permettre un développement 
agricole. On fait également valoir tout l'impact que 
le projet aura pour la création d'emplois dans une 
période kconomique particuliérement difficile. 

La délkgation présente aussi le fait quasi-incon- 
cevable d'une tamille québécoise qui doit faire un 
trajet de 610 milles par I'Ontariopour s'établirdans 
le nord-ouest du Québec qui se trouve A 188 milles 
de Mont-Laurier seulement. Et cette route ne 
drainera-t-elle pas vers Montréal tout le commerce 
de I'Abitibi qui s'oriente alors vers Toronto par la 
voie ferrée? 

En Abitibi, les commerçants présentent la m&me 
requ&te que les gens de Mont-Laurier. Et un autre 
appui de poids s'ajoute en  faveur du projet. La 
compagnie Noranda Mines, liée a la Compagnie 
Internationale de Papier, demande aussi la 
construction de la route. Taschereau, dbfenseur de 
la grande entreprise, peut-il demeurer indifférent 
encore longtemps? 

En octobre suivant, le ministre de la voirie 
Perrault alimente l'idée lors de l'inauguration 
la route en béton qui traverse toute I'ile Jésus, 
depuis Cartierville jusqu'A Ste-Rose. En baptisant 
le nouvelle route "boulevard Labelle" on veut 
comm&morer la mémoire du curé de St-J6rôme qui 
a été I'apdtre de la colonisation des cantons du 
nord. Le ministre présente ce boulevard comme "le 
premier tronçon de la grande route nationale qui 
reliera Montréal h Senneterre, en passant par St- 

En 1933, une importante délégation de Mont- Jérbme, Ste-A~athe et Mont-Laurier". 
Laurier et de Ferme-Neuve se prksente chez le E, 1935, le maire de M ~ ~ ~ - L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  #,lbiny 
premier ministre Taschereau afin de connaître ses paquette tait son entrée en 
intentions au sujet dece projet. Les deput&, Lortie avec Maurice ~~~l~~~~~ dénonçant vinaction et 
de Labelle et Poulin de Laurier, accompagnent le Yincompréhension de envers cette 
groupe dirige par le maire Paquette de Mont- route, de 
Laurier et le curé Génier de Ferme-Neuve. Les 

. hommes d'affaires, Samuel Ouellet te, LQonard Aprks la victoire de son parti, le déput6 



Mont-Laurier en 1938 
"Quelle meilleure conclusion saurais-je 

donner à ces notes sur un voyage 
imprévu dans l'une de nos plus belles, 
d e  nos plus savoureuses régions de 
tourisme et de coloniçationr De sa 
coquette capitale, la ville de Mont- 
Laurier, avec son évêché et sa belle 
cathédrale, son SPminaire ultra-moderne 
et d'un site tellement admirable et soin 
qu'on pourrait le comparer a un 
u4ritoble sanatorium? Le jait est que 
dons foute la région k santé semble 
parlaite el que fout le monde s'accorde 
r i  uous dire que l'on vient de toutes les 
parties du continent à Mont-Laurier, 
S&rninaire ou .kole Normale, pour se 
reconstituer physiquement fout en faisant 
prol i t  des  meilleures " n o u r r i t u r e s  
spirituelles ". Mens sana in c o r p o r e  
sano ". 

Ernest  Bilodeau "Le Devoir" 

Paquette, devenu ministre dans le cabinet 
Duplessis, peut mieux faire saisir l'importance de 
cette route à ses collègues. 

Au printemps 1938, aprés études des divers 
t racés ,  les ingenieurs gouvernementaux suggèrent 
la construction de la route de  Mont-Laurier à 
Senneterre. Une ère économique nouvelle va ainsi 
débuter pour Mont-Laurier qui s'affirme, contre 
vents et marées, comme le principal carrefour 
routier dans les cantons du nord.  





ABITIBI: 3,8,237,238, 239,240,249,250,251,254, 
256, 259, 261, 272, 289, 303, 318, 324 

ABITIBI (lac): 251 
ARITlBl Southern Railway: 237, 240, 261 
ACADEMIE du Sacré-Coeur: 147, 158, 183, 195, 
205, 207, 209, 217, 266, 274 

ACHIM, Honoré (député): 4' 170 
A.C.J.C.: 255, 291 
ACTION Libérale Nationale: 260, 293 
"ACTION Nationale": 294 
ADAM, M.: 150 
AFRIQUE du Sud: 113 
ALGONQUINS: 1, 7, 8, 11, 44 
ALIX, Blanche: 53, 77, 79, 205, 237 
AUX, (colline): 4. 144, 152,220,261,266,274,278, 

296 
ALIX, Edmée: 53 
ALIX, (maison): 60, 77 
ALIX, Oswald: 221 
AUX, (ruisseau): 58 
ALIX, Ruth: 237 
ALIX, Solime: 35. 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49, 
50, 52, 53, 58, 59, 61, 62, 67, 69, 71, 74, 75, 77, 79, 
80.81, 115, 116, 164, 177, 185,186,189,191,204, 
205, 221, 237, 266, 286 

ALIX, Yvonne: 53 
ALLARD, Marie.Louise: 54 
ALLIANCE Nationale: 160 
ALLUMETTES (te aux): 7 
AMÉRINDIENS: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 74 
AMERIQUE: 9, 10, 17, 165, 230 
AMOS: 239, 318 
ANDRÉ (Frère): 279 
ANGJAIS: 70 
ANGLETERRE: 18, 20, 126 
ANGUS (usines): 110 
ARUNDEL: 62, 64 
ASSELJN (épicerie): 310 
ASSELIN, Ovilar: 113 
ASSOCLATION catholique des institutrices 
rurales: 276 

ATLANTIQUE: 1, 19, 178 
AUDET, Amanda: 62, 204 
AUTHIER, Hector: 239, 256 

B.A.: 315 
BAIE D'Hudson (compagnie): 1, 13, 15 
BAIE James: 74 
BAIL, Adolphe: 42,43,44, 45, 46, 47, 48,49, 
59, 60, 74, 77, 177, 182, 222 

BAIL, Georges: 45, 46, 47, 48, 74 
BALKANS: 258 
BANQUE Canadienne Nationale: 309 
BANQUE D'Hochelaga: 195, 309 
BARRE, Laurent: 234 
BARREAU: 134 
BARRETJE, Lucien: 62, 63 
BARRETTE, Wilbrod, Mme: 191, 204, 214 
BARRON, John: 54 
BAS-Canada: 28 
BASKATONG: 16, 231, 302 
BAZINET, Louis: 54 
BEAUCHAMP, JAPHET: 54 
BEAUCHAMP, Lkocabie: 54 
8EAUDIN, (agronome): 308 
BEAULIEU, Camille: 54 
BEAUPRÉ, Arthur-Pierre: 198 
BEDARD [village): 315 
BEDARD, Robert: 315 
BÉGIN (notaire): 247 
BELANGER, Alphonse: 174 
BELANGER (barbier): 309 
BELANGER, Lauré: 308 
BÉLANGER, Napoléon: 67, 177, 203 
&LANGER, Orner: 315, 323 
BÉLEC Alcide: 54, 64 
BELEC, Appoline: 53 
BÉLEC, Eugbe: 53 
BÉLEC (magasin): 191 
BELEC, NapolBon: 54 
BELEC. Phédime: 53 
BELLECHASSE, (comté): 114 
BELLERIVE: 318, 321 
BERNIER (bottier): 310 
BERNIER (cr8merie): 315 
BERTRAND (boulangerie): 3 18 
BERTRAND J.P.: 269, 263 
BIGELOW, Lévis: 20, 21, 176 
BISAiLLON (menuisier): 67, 315 



BLAIS, Joseph: 178, 263 
BLAIS, (menuisier): 335 
BLAIS, Napoléon: 181, 207 
BLOUIN, Flavien: 197 
BLOUIN, Hervé: 315 
BOCK, Aristide: 49 
BOCK, Charles: 22, 49, 50, 177, 286 
BOCK, Clara: 50 
BOCK, Dorina: 75 
BOCK, (ruisseau): 53 
BOCK, Séraphin: 49, 180, 198, 240, 241, 246, 247 
BOCK, Tilda: 50 
BOCK, Wiltrid: 50, 221 
BOERS (guerre des): 113 
B O H ~ M I E R ,  Pierre-Casimir: 35 
BOILEAU, Damien: 265 
BOISVERT, J.A.: 219, 220, 297, 309 
BOISVERT, ROLLAND: 306, 309 
BOIVERT, Ovila: 67, 157, 169, 195, 310 
BONETTO (entrepreneur): 266 
BONHOMME, Théo: 240, 241 
BORD of Trade: 174, 239 
BOUCHER, (famille): 54 
BOUCHETTE, ErroI: 11 1 
BOUCHETTE, (rapport): 28 
BOUDREAULT, Aicide: 191, 300, 309 
BOUDRIAS. (famille): 54 
BOURASSA, Henri: 1, 3, 4, 72, 73,115, 126,135, 

174, 237, 240, 241, 242, 254, 255, 256, 257 
BOUTHILLIER (canton): 42 
BORDEN, Robert: 169, 170 
BOSTON: 221, 298 
BOWMAN, Baxter: 1, 20, 21, 23, 176 
BOYER (charpentier): 67 
BOYER, Jean-Baptiste: 51 
BOYER, Jean-Baptiste: 51 
BOYER, Michel: 75 
BOYER. Olivier: 206 
BRASSARD, R.P.: 27 
BRU%E, Joseph: 59 
B R I ~ R E ,  Louis: 59 
BRISEBOIS, Alma: 204 
BRISEBOIS (famille): 54 
BRISEBOIS (restaurant): 310 
BRISSON (embouteilleur): 310 
BRISSON, M.D.: 119 
BRIQUETERIE rapide de l'Orignal: 182,183 
BRITANNIQUES (îles): 26 
B R U C H ~ ~ I ,  Mgr: 153 
BRULOTTE: 220 
BRUNELLE, R.P.: 262 

BRUNET, F.X. Mgr: 140, 141, 142, 144, 145, 146, 
147, 148, 150, 153, 167. 207, 209, 210, 211, 227, 
229, 289 

BRUNET, (famille): 54 
BRUNET, Lhpold:  234 
BRUNET, (paroisse): 121 
BRUNET (station): 305 
BUIES, Arthur: 71, 112, 239 
BUCKINGHAM: 20, 32, 33, 45, 46, 47, 203, 237, 
286 

CADIEUX, R.P.: 227, 236, 283 
CADIEUX, J. Irénée: 306, 310 
CADIEUX, Rodrigue, R.P.: 83, 110, 123, 126,221 
CADILLAC: 318 
CADOTTE, Adrien R.P.: 277 
CAISSE Populaire: 309, 323 
CAMPBELL (canton): 42,54,62,66,156,157,203, 
204, 205, 206, 207 

CAMPBELL (mercerie): 310 
CAMPEAU (station): 129 
CANADA: 1, 7, 18.20.132,138,241,254,255,262 
CANADIEN National: 318 
CANADIEN Pacifique: 73, 111,118,123,126,127. 

129, 318 
CANTIN'M.D.: 280 
CANTONS de l'Est: 35, 42, 43, 47, 60 
CARDINAL, David: 53 
CARON (boutique): 285 
CARTLER, Côme M.D.: 240, 24! 
CARTIER-JACQUES, (pont): 298 
CARTIER, M.D.: 195, 258 
CARTIERVILLE, 324 
CASGRAIN, J.P.B.: 123, 126 
CASSULO, Mgr: 268 
CÈDRES, (rapide des): 33, 230 
CERCLE Agricole: 70, 253 
CERCLE des Ferrnidres: 253 
CERCLE des Jeunes Eieveurs et Agriculteurs: 253 
CHALIFOUX, (famille): 54 
CHAMBLY, (comté): 47 
CHAMBRE de Commerce: 306, 308 
CHAMPEAU: 150 
CHAMPWN, Samuel de: 1, 7, 10, 11 
CHANOINES Rkguliers de l'immaculée 
Conception: 124, 132, 148. 150, 268 

CHAPLEAU, Adolphe: 51 
CHAPLEAU, (canton): 42, 120 
CHAPLEAU, (chemin): 1, 2, 33, 35, 40, 41,42,45, 
47, 49, 53, 70, 82, 106, 122 



CHARBONNEAU, Georges: 309 
CHARBONNEAU, G.: 150 
CHARBONNEAU, (deputé): 223 
CHARBONNEAU: 150 
CHAREST, Elzbar: 136 
CHAREJTE, Ernest: 136, 197, 262, 263, 299, 308 
CHARLAND, Hector: 291 
CHAR JRAND, Améd4e: 177, 203 
CHARTRAND (lingerie): 310 
CHARTRAND, Wilfrid: 177 
CHARTRAND et Compagnie: 177 
CHASLES J. Hilaire: 54, 136 
CHASLES (maison): 197 
CHEMIN de fer du nord-ouest québbcois: 318 
CHENIER (docteur): 70 
CHENIER: (famille): 54 
CHERRIER: 113 
CHEVALIERS de Colomb: 290,294,296,297,306 
CHOQUETTE, Robert: 255 
CHUTE-aux-Iroquois: 35,40,41,42,45,47,49, 70, 
122 

CHUTE-St-Philippe: 250 
CHRISTIN (agent des terres): 119, 133 
CHRYSLER: 315 
CLARENCE Creek: 54 
CLAVEL (famille): 54 
C.K.A.C. . La Presse: 298 
CLOUTIER, Azilda: 48, 75 
CLOUTIER. (constable): 262 
CLOUTIER, Ménasippe: 158 
CLOUTIER, Rose de Lima: 66 
COLE (automobile): 162 
COLLÈGE de Nominingue: 268 
COMMISSION d'Enqu&te sur la colonisation: 114, 
125 

COMMtSSION Municipale: 247 
COMMISSION Scolaire: 147, 203, 207, 273 
COMMISSION des Liqueurs: 169, 284 
COMMUNAUTE du Sacré-Coeur: 147 
CAMPAGNE Bell: 184 
COMPAGNIE de Jésus: 40, 148, 149, 289 
COMPAGNIE de chemin de fer du Nord: 113,122, 
123, 126 

COMPAGNE électrique de Mont-Laurier: 247 
COMPAGNIE Internationale de papier: 231, 324 
COMPAGNIE Générale de Pulpe: 186 
COMPAGNIE Libvre Télbphone: 185 
COMPAGNONS de Saint-Laurent: 291 
CONFR~RIE du chemin de la croix: 286 
CONFRERIE du Saint-Rosaire: 286 
CONFRÉRIE du Saint-Sacrement: 286 

COOPÉRATJVE agricole: 231, 233, 323 
COOPERATIVE des colons du nord: 124, 133 
CORBEIL, Théophile: 54, 158 
COURCHESNE' Joseph: 54 
COUR du circuit: 136 
COUR du magistrat: 136 
COUR Supérieure: 136 
COURSOL, Eugène R.P.: 83, 110 
COURSOL, Henri: 157, 195 
COURSOL, (boulangerie): 315 
COURTEMANCHE, F.X.: 67, 285 
COURTEMANCHE, Joseph: 324 
CROISES de l'eucharistie: 286 

DAMES de Sainte-Anne: 214, 286, 290 
DAMES FermiBres: 290 
DANEMARK: 174 
DANIS, Eugène: 184, 185 
DAOUST, (barbier): 195, 309, 310 
DAOUST, (garagiste): 315 
DAWAULT, Edmond: 164 
DAVID, Athanase: 280 
DAVID, Patrick: 200 
DAVID: 255 
DECARIE, {canton): 324 
DEMERS, Marguerite: 53 
DE MONTIGNY, Testard: 112 
DEMERS, (imprimeur): 195 
DEMERS, Bernadet te: 204 
DEMERS, Oditon: 164, 203 
DEMERS, Philomène: 204 
DENAULT, AmQdée: 112, 124, 126, 132 
DESLAURIERS, Gonzalve: 114 
DESCHAMBAULT, (boulangerie): 191 
DESERT (rivihre): 11 
DESJARD tNS, Alphonse: 174 
DESJARDINS, Augustin, R.P.: 16, 60, 71, 75, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 107, 297 
DESJARDINS: 150 
DESLAURIERS, R.P.: 272, 276 
DESLOGES, Aldéric: 263 
DESROSIERS, Camille: 272 
DESOTO, (automobile): 315 
DEVLlN (chemin): 121, 160 
DEVLIN (ministre): 223 
DE TILLY: 12 
DI MARIA, Pietro, Mgr: 153 
DINELLE, (scieur): 67 
DODGE (automobile): 315 



DOLLARD, (fête de): 294 
DORE, (famille): 54 
DORÉ, Hermas, Mme: 204 
DORION, Zéphir: 169, 200, 309 
DROUIN, J.A.: 114 
DUBREUIL, Anthime: 69, 136, 157, 160, 174, 197, 
203, 237, 258, 286 

DUFORT, Victor: 79 
DUFRESNE, Frédéric: 152 
DUHAMEL, Thomas,  Mgr: 60, 75, 77, 79, 80,82, 
83, 109, 126, 129, 138, 266 

DUHAMEL, (gare): 129, 151 
DUMOUCHEL, Denise: 227 
DUMOUCHEL, (famille): 54 
DUMOUCHEL, (montée): 120 
DUMOULIN, (barbier): 309 
DUMOULIN, (famille): 54 
DUPLESSIS, Maurice: 3, 258, 259, 260, 324, 325 
DUPONT (agent de colonisation): 113 
D U P R ~ ,  Corine: 50 
DUSSAULT, Bona: 252 
DUSSAULT, Me.: 299 
DUSSAULT, (monuments): 195, 309 
DUVAL, (dentiste): 308 
DUVAL, (infirmihre): 280 
DUVERNAY, Ludger: 111 

E- 
"EAGLE LUMBER": 179, 198, 246, 247 
f COLE, Brunet: 274 
  COLE, Coursol: 274 
ÉcOLE, Courtemanche: 274 
ECOLE, D'agriculture: 234, 253, 272 
ÉCOLE, du canton Campbell: 274 
ÉCOLE, du lac Nadeau: 274 
ÉCOLE, du Rapide: 266, 273 
ÉCOLE, Lajeunesse: 274 
ÉCOLE, Marcotte: 274 
  COLE, Normale: 3, 4, 264, 265, 266, 274 
  COLE, Richer: 274 
ELIE, M.D.: 260 
EMARD (journaliste): 119 
ÉMARD, Mgr.: 227, 229 
EMPIRE, Britannique: 17 
ENFANTS de Marie: 214, 286 
S S O :  315 
~TATS-UNIS: 26, 122, 230,244, 280 
l?Il-ilER, Albini: 50 
ETHIER, Antonia: 50 

ETHIER, Charles: 50 
~THIER, Dieudonnb: 50 
ETHIER, (famille): 54 
~ T H I E R ,  Joseph: 50 
~ T H I E R ,  Pomela: 50 
ETHIER, Rosanna: 50 
EUROPE: 15, 170, 214 
EUROPÉENS: 7, 9, 10 
fvÊc~E: 3, 4, 183 

FAMILEX: 308 
FERME-NEUVE: 1, 16,25,41,42,50,52,62,71,72, 
77,82,83,84, 110, 113, 114, 117, 123, 124, 126, 
129, 138, 169, 178, 180, 181, 184, 188, 206, 211, 
216, 235, 240, 257, 259, 315 
FERME des Pins: 25,32,  46 
FERME, Rouge: 23,25,35,41,43,46.47,51,53,67, 
84, 106, 206, 221, 241,302, 303, 324 

FERME, Saint-Joseph: 253, 272 
FÊTE-DIEU: 285 
FILIATRAUT, (charron): 191 
FILION, Gérard: 252 
FILTAULT, (inspecteur): 204 
FLORANT, Léopold: 263, 321 
FONDERIE, Mont-bur ier :  181 
FOREST, Catherine: 54 
FORGET, Alexina: 77, 204, 205 
FORGET, Arthur: 310 
FORGET, (boucherie): 310 
FORGET, Emma: 83 
FORGET, Évariste: 152, 203, 252 
FORGET, Gaston: 315 
FORGET, 5.8.: 63,64,67,  157, 162, 169,177, 180, 
186, 192, 258, 285 
FORGET, Joseph: 53, 77 
FORGET, Louis, R.P.: 272 
FORD, (automobile): 191, 315 
FORTJER, Alfred: 40, 47, 48, 61, 70, 287 
FORTIER, (fr2res): 35,41,42,43,47,49,50,54,58, 
59, 63, 189, 221 

FORTER, Hyacinthe: 170, 207, 240 
FORTIER, Louis-Norbert: 40 ,42,47,48,67,70,75,  
165, 191 
FORTIER, Victor: 40 
FORTIER, Wilfrid: 40, 47, 48, 70 
FRANCE: 77, 150 



GABIAS, Maurice: 256 
GAGNE, Joseph: 157 
GAGNE, Zotique: 295 
GAGNON, Alexandrine: 53 
GAGNON, Damase: 54 - 
GAGNON, Henri: 261 
GAGNON, Joseph: 67 
GAREAU, tvangéline: 53 
GAREAU, (famille): 54 
GATINEAU, (lac): 318 
GATINEAU, (riviére): 1,3, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 19, 
21, 126, 139, 185 

GAUDETTE, R.P.: 272 
GAUDREAULT, Laure: 276 
GAUMOND, Hormidas: 200 
GAUMONT, (famille): 54 
GAUTHIER, Altred: 297 
GAUTHIER, Cléophas: 63 
GAUTHIER, Isidore: 63, 80 
GAUTHIER, Maurice: 53 
GAUTHIER, Mgr.: 138, 139, 140, 141, 142, 153 
GAUTHIER. Rodrigue: 63, 174, 203 
GAUTHIER, (garagiste): 315 
GAUVRAULT, (boulangerie): 67 
GAUVRAULT, (constable): 262 
GENIER, ~ l ~ h o n s e ,  R.P.: 2,3,73,83,106,107,108. 

109, 110, 117, 118, 122, 123, 126, 127, 128, 131, 
135, 137, 139, 141, 142. 145, 146, 152, 160, 174, 
183, 186, 206, 207, 212, 217, 272, 324 

&NIER, (salle): 217 
GEORGES et Gabie, (coiffeurs): 309 
GERMAIN, (journaliste): 13 
GERVAIS, Joseph, M.D.: 69 
GIBB, Lemoyne: 21, 176 
GIGAULT, Blanche-Nice: 174 
GIGAULT, Georges-Augute: 174,217 
GIRARDIN, Emile: 323 
GODARD, Oscar, M.D.: 69, 177, 183, 195, 308 
GODARD, 0.: 150 
GODARD, (maison): 197 
G ODBOUT, Adélard: 260 
GODMER: Isaïe: 315, 324 
GOLIATH: 255 
GOSSEUN, Joseph: 136 
GOUIN, (chemin): 117 
GOUIN, Lomer: 113, 114, 122, 126, 132, 134, 135, 

238, 170, 174, 177, 205, 240 
GRACEFIELD: 54 
GRAND, Liévre: 1, 11 

244 
GRANDE, Chute: 33, 45 
GRANDS, Lacs: 12 
GRANDE, Nation: 7 
GRAND-REMOUS: 231 
GRANDE, Rivihre: 1 ,  7 ,  10, 11 
GRAND SÉMINAIRE: 214, 227 
GRENIER et fréres, (magasin): 310 
GRENIER, (lingerie): 310 
GRENIER, Octave: 50 
GR €NIER, Willam: 3 15 
GRIGNON, Louis-Marie, M.D.: 195, 259,306,308 
GRIGNON, M.D.: 70 
GRIGNON, (maison): 197 
GROULX, Jean-Baptiste: 51 
GROULX, Lionel, R.P.: 255, 294 
GUÉGUEN, Jean-Pierre 0.M.i . :  74, 75 
GUÉRIN, Blanche: 79 
G U ~ R I N ,  Joseph: 60, 68, 79, 296 
GUCRIN, Moise, M.D.: 68 
GUINARD, R.P. O.M.I.: 16 

HAILYBURY: 153 
HAMEL, (famille): 54 
HAMILTON, Cie.: 1, 21, 176 
HAUTE-Li4vre: 2, 3, 8, 10, 31, 32, 33, 35, 251 
HAUT-Canada: 28 
HÉBERT, Aiice: 204 
HEBERT, Blanche: 204 
HE BERT, (curé): 27 
HEBERT, Marie-Louise: 204 
HÉBERT, (station): 129 
"HERALD", Qournal): 113 
HIGH Faii: 33, 45, 230 
HOCHELAGA, (banque): 113 
H ~ P I T A L ,  de Mont-Laurier: 282 
HÔPITAL, Saint-Michel: 286 
HOSPiCE, Sainte-Anne: 278, 279, 282 
HOTEL, Central: 67, 114, 165,167,169,189, 191, 
309 

HOTEL, Chartrand: 166, 167 
HOTEL, Chateau-Laurier: 169, 303, 305, 309 
HOTEL-Dieu: 227 
HOTEL du Nord: 150, 166 
H ~ T E L ,  du Rapidede-l'Orignal: 67, 192 
H ~ T E L ,  Juteau: 166, 167 
HOTEL, Raymond: 195 
H ~ T E L ,  Sabourin: 303 
HUDON, Alphonse: 45, 48, 74 



HUDON, LBonide: 43, 44, 53, 69, 75, 205 L- 
HUDSON, (automobile): 315 
HULL: 19, 134, 136 
"HUNTING and Fjshing" (revue): 189 
HURONIE: 11 
HURONS: 1, 10, 11 
HURON, (lac): 12 

ILE, Jésus 324 
INOUITS: 74 
IROQUOIS: 10, 11, 12 

JACKSON: 162 
J.A.C.: 290 
JARRY, (notaire): 197, 262, 308 
J.E.C.: 290 
JEROME, Aurore: 204 
JOUCOEUR, Alcide: 262 
JOUCOEUR, Joseph: 50 
JOLIETTE: 27 
"JOURNAL": 113 
JOURNALISTES, (Icole des): 113 

1 JOYAL, R.P.: 272 
JUTEAU, Abondius: 64, 157, 197, 203 
JUTEAU, Aristide: 64, 195 
JUTEAU, Augustin: 64, 191 
JUTRAS, Robert, R.P.: 272 

KATCHESIPPI: 7, 10 
KICHESIPIRINIS: 7 
KIAMIKA, (canton): 16,41,42,43,47,68,113,122, 
234, 297 

KIAMIKA, (riviére): 2, 16,27,32,35,39,51,61,77, 
79, 82, 84, 114, 138, 139, 176, 212, 246 

KIAMIKA, (Saint-Gérard de): 25, 77, 79, 82, 84, 
113, 138, 184 

LABELLE, Antoine, R.P.: 1,2,3,27,29,32,35,39, 
40, 41: 42, 43;44, 49, 51,54, 71, 72,73, 75,80,84, 
116,122,126,128,138,139,140,142,144,148,172 
185, 221, 231, 235, 239, 262, 268 

LABELLE, Apollinaire: 323 
LABELLE, Louis: 54 
LABELLE, Moyse: 54 
LABELLE, (cornite fédéral): 72, 115, 135, 170,237, 
240, 241, 242, 254, 255M 256, 257, 258 

LABELLE, (comité provincial): 3, 118, 126, 235, 
237, 256, 258, 259, 260, 261, 280, 306, 321. 324 
LABELLE, (village): 70, 106,113, 126,127,135,170 
LABRECQUE, (infirmiére): 280 
LACASSE, (famille): 54 
LACAILLE, Sam: 318 
LACAUX, (terme des): 25, 31 
LACHAPELE, Toussaint, M.D.: 195, 247, 300, 
308. 318 

LACHARITÉ, R.P.: 272 
LA CONCEPTtON: 138 
LAC, Brochet: 53, 84, 121 
LAC, Cabonga: 324 
LAC, David: 117 
LAC, des Iles: 120, 138, 302 
LAC, des Sables (N.  D. du Laus): 1, 12,13,14, 15, 
46, 230 

MC,  des Sables (Sainte-Agathe): 122 
LAC, des tcorces: 54, 82, 84, 110, 121, 129, 138, 

184, 206, 211, 235, 302, 303 
LAC, du Cerf: 302, 305 
LAC, François: 302 
LAC, Gauvin: 246, 302 
LAC, Lanthier: 120 
LAC, Malpic: 120 
LAC, Nadeau: 120 
LAC. Pimondan: 302 
LAC; Saguay: 117, 129, 138, 211, 215 
LAC, St-Jean: 27, 54, 114, 118 
LAC, St-Paul: 250, 302 
LAC, Tapini: 302 
LAC, Thibault: 160 
LAC, 31 Miles: 14 
LAFLEUR, Hervé: 258, 318 
LAFLEUR, Marie-Louise: 48, 75 
LAFLEUR, Zéphir: 48, 49, 53, 61, 75, 221, 318 
LAFONTAINE. Angbline: 50 
LAFONTAINE, Cyrille: 82 
LAFONTAINE, Fidélia: 204 
LAFONTAINE, Henri: 273, 323,324 



LAFONTAINE, J o s ~ p h :  273 
LAFONTAINE, Ldonard: 82 
LAFONTAINE, (magasin): 200 
LAFRAMBOISE, (scierie): 178 
LAJEUNESSE, (rang des): 121 
LALANDE, (maire): 135 
L'ALUER, Augustin: 152 
L'ALLIER, Cécile: 204 
L'ALLIER, Jean-Marie: 306, 308 
L'ALLIER, Laurette: 276 
L'ALLIER, Monique: 204 
L'ALLIER, Noé: 157 
LALONDE, Aldéric: 234, 252 
LALONDE, Maurice: 3, 4,255, 256, 257,259,263, 
296, 302,308, 321 

LALONDE, Wilfrid: 136, 197, 217, 220, 241, 242, 
254, 255, 308 
LAMARCHE, Eugéne: 244, 315 
LAMARCHE, Godfroy: 164, 169, 191, 207, 300 
LAMARCHE, Hermas: 131, 290, 306 
LAMOUREUX, (peintre): 261 
LA MACAZA: 138 
LA MALBPJE: 276 
L A N C T ~ T ,  (iuge): 113 
LANGLOIS, Hervé: 285 
LANGLOIS, (journaliste): 113 
IANIEL, R.P. O.M.I.: 74, 75 
LANIER, H.: 250 
L'ANNONCLATION: 67, 114, 138, 150, 1û4, 185, 

299 
L4NTHIER, (garagiste): 315 
"LA PATRIE, (journal): 114 
LAPOINTE, Ernest: 256 , 

LAPORTE, Hormidas: 324 
JAPRAIRIE: 113, 268 
"LA PRESSE", (journal): 14, 186 
LAROCQUE, Antoine: 195 
UROCQUE, (famille): 54 
LAROSE, Ferdinand: 64, 164, 191, 310 
LARUE, (dentiste): 308 
L'ASCENSION: 138 
LASSONDE, Hermann, R.P.: 272 
WTOUR, Marie: 51 
LATULIPE, Mgr.: 142 
LAURENTIDES: 27, 219, 122, 138, 169, 185, 188, 
303 
LAURENCE, Jean-Marie: 255 
UURENTIAN, Water and Power: 186, 245, 247 
UURIAULT,  Nice: 204 
U U R I E R ,  (comité): 260, 324 
iAURLER, (mont): 153,315 

LAURIER, Wilfrid: 73, 113, 126, 127, 135, 170 
LAURIN, Benjamin: 169, 191, 310,315, 324 
LAUZON, Aldéric: 195, 310 
LAUZON, grnile: 192, 193, 195, 207, 309 
LAUZON, (maison): 197 
LAVAL, Mgr.: 214 
"LA VOIX DU NORD", (journal): 255, 302 
LEBLANC, Adélard, Mme: 204 
LEBLANC, (notaire): 133 
LEBLANC, (&picerie): 310 
LEBLOND, Georges: 53 
LEBOEUF, John: 183 
LECLERC, Mgr.: 279 
LECLERC, (garagiste): 315 
"LE DEVOIR" (journal): 26,240, 241, 255, 256 
LEFEBVRE, (famille): 54 
"LE FLAMBEAU", (journal): 260 
LEG ARE, (magasin): 309 
LEGAULT, Dosithée: 59, 108 
LEGAULT, EIie: 53 
LEGAULT, Thérése: 204 
LEGAULT, (famille): 54 
LE GUERRIER, Elise: 49 
LEMIEUX, Mkdard: 164 
LEMONDE, R.P.: 82 
LENAHAN, (constable): 262 
LEONARD, Ernest, R.P.: 272 
LEPINE, Xavier: 207 
"LE PIONNIER - L'ami d u  colon" (journal): 124 
LESAGE, (infirrnikre): 280 
LESSARD, (famille): 54 
LETONDAL, M.D.: 293 
LEVIS: 136, 174 
LI~%RE, (fort du): 12 
LIÈVRE, (riviére du): 1, 2 , 3 , 7 ,  8,9, 10, 11, 12,13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22,23,24,25,27,28, 
30,32,33,35,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49, 
51,52,53,54,59,60,70,73,74,75,79,80,82,84, 
106, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 
323, 126, 128, 129, 133, 138, 139,160, la, 172. 
173, 175, 176, 177, 178, 184, 185, 188, 189, 211, 
212, 216, 217, 230, 237, 239, 244, 252, 261, 262, 
289,302, 324 
U BRAIRIE, Populaire: 309 
UGUE, de la messe quotidienne: 286 
UGUE, du Sacré-Coeur:  286 
UMOGES, (famille): 54 
UMOGES, Joseph: 59, 63, 177, 217 



LIMOGES, Joseph-Eug&ne, Mgr.: 2,145,146, 152, MARTIN, , ~ G d é ~ i ~ :  324 
167, 169, 228, 229, 233, 234, 235, 250, 251, 253, MARTINEAU, ~ ~ d ~ k :  152 
264265,266,268, 272. 273, 276,278, 279,281. MARTINEAU, A,u.: 262, 263 
285, 287, 288, 294, 296 MARTINEAU, Marcel, R.P.: 40, 126 

LiMOGES, (moulin): 81 MASHAM: 69 
LOISELLE, (ferme): 234 M A S S ~ ,  Jean-Marie: 293 
LOISELLE, (coiffeuse): 309 MASSE! Jules: 293 
LONGCHAMPS, Philornéne: 204 M A S S ~ ,  (magasin): 310 
LONG  PR^, Bernadette: 66 MASSIS, Félix: 54 
LONGPR~, Michel: 53, 66 MASSY, (magasin): 324 
LORANGER, (canton): 42, 268 MATHIEU, André: 260 
LORANGER, (station): 129 MATTE, J. Antonio: 162, 164, 186, 189, 239,258, 
LORTIE, Pierre: 237, 249, 256, 258, 280, 308, 324 261, 273 
L'ORIGNAL, (rapide de): 2, 10, 16,22, 33 ,3539 ,  MATTE, Honoré: 59 
40, 41, 42,43,44, 45, 46,47,48,49, 50: 52,53,54, MAXWELL, (automobile): 162 
59, 60, 63, 74, 107, 111, 156, 172, 177, 185, 186, MCLEAN: 13 
191, 217,237, 244, 265 MCNARD, (épicerie): 310 

MERCIER, (barrage): 231 
MERCIER, Honorb: 31, 35, 48, 51, 54, 231 

M- MERCIER, Honoré, [ils: 174, 223 
MERCIER, (journaliste): 113 

MACABE, James: 46 MERCURE, Rodolphe, R.P.: 150, 266, 272 
MACAZA: 16 MESSJER, (notaire): 308 
MACLAREN, James: 1,21,41, 114,147, 173, 176 MICHAUD, Hervé: 207 
183, 184, 185, 195, 207, 217, 230 MICHILLIMAKINAC: 12 

MACLAUG LIN, (automobile): 315 MILLER, J .  Rodolphe: 164, 191 
MACKANAB~, Thomas: 16, 32 MILLER, Léon: 164 
MAILLE, (relais): 82 MILLETTE, (famille): 54 
MAGDELEINE, (poste de la): 11 MILLETTE, (garagiste): 315 
MAISONNEUVE, Élise: 67, 109 MONCERF: 145, 227 
MAISONNEUVE, (famille): 54 MONCION, Léonard: 193,206,207,241,263,309, 
MAISONNEUVE, Wilfrid: 166 324 
MAJEMEGOS: 16 MONCION,  (maison): 197 
MAJOR, Charles B.: 14, 112, 113, 114, 126, 135 MONCION, (notaire): 308 
MAJOR, M.D.: 195 MONDOR, M.D.: 280 
MALARTIC: 318 MONGEON, Edmond: 168 
MANITOBA: 122 MONTAGNE, du Diable: 299 
MANIWAKI: 16, 75, 185 MONTFERRAND, Jos: 23 
MANOIR, des Pins Rouges: 303 MONTFORD, 54 
MANOUAN, (riviére): 12 MONT-LAURIER: 2, 3,'44, 46, 47,59, 69, 84, 107, 
MARANO, James: 258, 310 131, 135, 136, 137. 138, 139, 140. 141, 142, 143. 
MARCOTTE, Augustin: 53, 203 144, 146, 150, 153, 156, 157, 160, 162, 163, 165, 
MARCOTTE, Mathilda: 53 167, 169, 170, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
MARCOTTE, M.D.: 195 184, 185, 186, 187, 188, 189, 195, 200, 203, 20.7, 
MARCOTTE, (rang des): 121 209, 210, 220, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 
MARCHAND, (canton): 42 235, 236, 237, 238, 239,240,241, 242, 244,246, 
MARCHAND, Félix-Gabriel: 70, 71, 112, 260 247, 248, 249, 251, 252x53, 254, 255, 256, 258, 
MARINIER, N.: 150 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 272, 274, 
MARTEL, (forgeron): 310 276, 278, 279,280,281,283, 285,287,288, 289, 
MARTEL, Frank, Mme: 83 290, 293, 294, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 
MARTIN, Isidore: 39, 52 306,308, 315, 318, 321, 324,325 

-334- 



MONTREAL: 14,30,32,45,73,111,112,213,114, 
123, 124, 138, 139, 142, 153. 174, 179, 186, 187, 
207, 227, 237, 240, 241, 250, 258, 260, 266, 279, 
291, 298,305, 315,324 
MONTY, R.P.: 272 
MOQUIN, (magasin): 310 
MORIN, Norbert: 82 
MORRISSETTE, (restaurant): 195 
MOUSSEAU, (député): 223 
MOUSSEAU, (gouvernement): 32 
MÜHL? Ernestine: 204 
MUNN, (notaire): 308 

N- 
NADON, Malvina: 59 
NANTEL, Guillaume: 112 
NAPOLEON I: 18 
N A i T A W A Y ,  (famille): 16 
NEKOUBA, (lac): 9 
NEVEU, Pierre, R.P.: 59, 145, 146,233, 261, 283, 
293, 294, 296, 302 

NICOLET: 150,288 
NOMLNINGUE: I l ,  16,35,40,41,43,47,49,59,63, 
70, 82, 106, 113,117, 119, 123,124,126,128,132, 
133, 134, 136, 138, 139, 140, 148, 149, 150, 184, 
191, 264, 282, 318 
NORMAND, Antonio: 167 
NORANDA, Mines: 238,324 
NORD-OUEST, (compagnie du): 13 
NORVIÈGE: 18 
"NOTES HISTORIQUE": 296 
NOTRE-DAME, de FourviPres: 2,77,79,82,#, 84, 
106, 110, 117, 119, 122, 126, 133, 139, 140, 141, 
145, 146, 152, 156, 169, 212, 229, 283 
NOTRE-DAME, de la Saleite: 214 
NOTRE-DAME, de Pontmain: 25, 31, 77, 82, 138 
NOTRE-DAME, du Laus: 1,13,25,33,46,48,60, 
63, 70, 74, 75, 77, 82, 107. 184, 230, 303 
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