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Préface 

Quel que soit le destin réservé A notre cher patelin, ce bouquin se veut le 
lien entre un passé glorieux et une réalité merveilleuse, et  contribuera A inse- 
rer dans l'esprit et le coeur de ceux et celles qui le liront, la connaissance 
des tvenements principaux qui ont fait en sorte qu'apres cent ans d'existence, 
Canton Marchand et L'Annonciation continuent et seront toujours lieux bu 
i l  fait bon vivre. 

II me faut souligner et avec une certaine admiration le geste de Canton 
Marchand d'avoir accepti d'accorder une collaboration financière I la rka- 
lisation de cet ouvrage. L'Annonciat.ion, 75 ans! Canton Marchand, 100 ans! 
Le mème peuple! la même histoire! 

D'abord, il serait important el sans équivoque de bien comprendre que 
le nouvel ouvrage qui  est prtsenté ne veut pas remplacer d'aucune façon les 
histoires kcrites donr nous avons hérité et qui sont des chefs-d'oeuvre don1 
nous sommes fiers. Ils nous ont fait decouvrir des écrivains de talent, j'ai 
voiilu nommer le revérent frtrc Samuel Charette C . S . C .  avec "Doulce Souve- 
nance" e i  le docteur Côme Carrier avec "Sous le ciel de L 'Annonciation ", 
et qui se doivent d'être fiers de leur oeuvre et a qui nous redisons merci. 

Le comité historique de L'Annonciation, responsable de la rbalisation, pour 
faire suite aux histoires déjà Ccrites ci-haut citkes, desirait pour en rédiger 
la prkface un citoyen qui a V U  le jour dans la localite et qui aurait sa vie durant, 
participé acrivement par le biais des organismes dont notre localité a iou- 
jours C i e  bien dotés, aux activiles tant sociales, paroissiales que politiques 
et sponives. 

Grande fut ma surprise que les membres du dit comité dont je fais égale- 
ment partie, dans un geste qui  m'honore, me font part de leur intention de 
me confier cette lourde tache, étant persuadés que je rencontrais les critères 
escomptés et convaincus que je pouvais m'acquitter de cette mission avec 
compétence et dignitt. 

Le défi est de taille. Après mGre réflexion et conscient que je me dois d'être 
digne du gesie de confiance que  I'on me rnanifesre, j'ai accepte sans preten- 
tion et avec la ferme volonté de ne pas décevoir et par la même occasion, 
d'avoir la satisfaction personnelle d'une participation A une oeuvre qui  pas- 
sera à la postérité. 

II est évident que I'on ne peut pas en 400 pages d'écrire dans les détails 
l'histoire de cent annkes d'existence complexe et diversement interpretable 
de  la vie quotidienne d'une population qui A ses débuts, lutte pour sa survie 
avec comme seuls outils une confiance sans borne dans son Créateur, du coeur 
au ventre, la puissance de ses bras et de ses jambes et la ferme conviction 
de rkussir A force de rravail à laisser en héritage a sa progéniture un coin 
de paradis rerrestre. Ils ont réussi malgré les embûches de toutes sortes et 
une vie de sacrifices. h faire rayonner la vie dans nos belles Laurentides q u i  
aujourd'hui est pays enchanreur et q u i  chante leur gloire jamais. 

Adrien "Piion " 
Ctïarbunneuu 



Le comité historique, conscient de la complexitd du travail que requiert 
la composirion et la rédaction d'un tel ouvrage, se devait de recourir à une 
compé~ence en la marière. Le hasard aidant, nous avons eu la main lieureuse 
de pouvoir compter sur l'expérience de Richard LaGrange, hisrorien, q u i  avait 
a son crédit des travaux d'envergure dans ce domaine, une de ses réalisa- 
tions ayant reçu le prix du "jury de l'Institut d'histoire et de recherche de 
I'Outaouais en 1983". Sa compétence bien établie, favorisé par une perso- 
naliré de valeur, i l  s'est vire acquis la confiance de nous tous, et nous som- 
mes assurés qu'il nous fourilira un travail qui comblera notre idéal. 

J'ai parcouru les textes avec intérêt. L'histoire de L'Annonciation est A 
mon humble avis, un ouvrage qui saura satisfaire les lecteurs les plus exi- 
geants. La valeur de sa documentation, le nombre et le bon goût de ses illus- 
trations, I'authenlicitk de  ses témoignages constituent tous les éléments néces- 
saires qui nous feront découvrir dans tous les domaines, les faits remarquables 
et le travail consenti par les différentes classes sociales qui forment la société 
du début de la colonie A cent ans après. 

Je voudrais souligner le mérite de ces hommes et de ces femmes conscients 
de la noblesse de leur engagement et de la tâche ardue q u i  les attendait. I l s  
ont réussi leur noble mission de colonisation avec dignité et nous ont prt- 
pard en héritage un avenir plein de possibilités d o n t  les générations actuelles 
profitent pleinement. Ils furent de ceux dont on fait les ancêtres. 

Une autre veritk iinportante qu'il nous faut mentionner, c'est que la colo- 
nisation de notre immense province demeure en grande partie l'oeuvre du 
clergé et notre rkgion ne fait pas exception a la régle. Notre milieu en plus 
du minisrhe des prCtres a profité du travail des religieux et des religieuses, 
qui eux aussi ont connu les angoisses de cette pkriode héroïque. 

Je laisse aux lecteurs le plaisir de découvrir toutes les autres catégories de 
gens qui ont fait corps avec ce monde merveilleux a qui cel le  histoire rend 
hommage. 

J'invite tous les citoyens et les citoyennes de L'Annonciation et de Can- 
ton Marchand à se faire un poini d'honneur d'acheter ce livre qui veut glori- 
fier I'liéroïsme vécu par ces pionniers qui ont été nos ancêtres. 

Je termine cet exposé en prenant la responsabilité de me faire l'écho du 
comité historique et de Tous ceux et celles de ma génération pour dire à nos 
aînés toute notre admiration devant l'ampleur d u  travail accompli. Et 
lorsqu'esl venue pour nous l'heure de prendre la relève, s'inspirant de votre 
idda1 et guidé par vos conseils que l'expérience avait mûris, nous nous sorn- 
mes efforces d'être de vous tous de dignes successeurs afin de faire profiter 
a notre tour toutes les générations futures. 



Introduction 

Lors des délibérations du comité historique de L'Annonciation sur la prépa- 
ration et l'organisation des fêtes du 75e anniversaire de la municipalitE de 
L'Annonciation en 1983, les membres manifestèreni le désir de rédiger un 
livre d'histoire. Le projet d'histoire de Canton Marchand-L'Annonciation 
venait de voir le jour et i l  fut résolu d'engager un historien. S'entrai en fonc- 
rion en  aoUt 1984. 

Le comité historique de L'Annonciation, compose de Mme Jacqueline 
Rklanger, Mme Jeannette Gagné, Mme Cécile Boileau, Mme Cisèle Péclet, 
M.  Frédéric Corte, M.  Adrien Charbonneau et M.  Robert Desjardins, 
a joué un rôle important à toutes les étapes de la  recherche. 

Le premier problème qui est apparu avec l'élaboration du projet a été la 
définition de l'espace. Fallait-il entendre la rédaction d'une histoire sur  le 
village' le canton, la paroisse ou la région? A la suite de discussions avec 
les membres du comité hisrorique, il nous est apparu inévitable de tenir compte 
de l'interrelation entre ces diverses dimensions géographiques et humaines, 
sans poiir autant négliger l'apport des autres localités avoisinantes (La 
Macaza, Nominingue, Labelle, etc), l'histoire du village est liée à celle du 
canton. 

Des débuts de la colonisation vers 1880 jusqu'en 1408, les municipalités 
de Canton Marchand et du Village de L'Annonciation partageaient une Iiis- 
ioire commune el un même territoire. Mais le 8 octobre 1908, le village de 
L'Annonciation se détacliait de Canton h~larchand pour devenir une admi- 
nistration municipale indépendante. Malgr6 cette séparation, ils sont demeurés 
interdtpendants. En d'autres mots les gens de Canton Marchand e i  de 
L'Annonciation forment la même paroisse, ressentent la même étreinte puis- 
sante de la foret, vivent de l'industrie du bois, connaissent la même pauvre 
agriculture, le même souci d'exploiter les attraits touristiques et les mêmes 
prCoccupaiions futures. Leur histoire ne peut pas s'écrire séparément sans 
tenir compte de l'un comme de I'auire. Ces dynamismes culturels, économi- 
ques et sociaux qui les animent et qui les attirent ont determini le cadre spa- 
tial et historique de la présente publication. 
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Aprés cette mise au point sur l'objet de la recherche, i l  fallait clarifier les 
objectifs du projet. Une pareille tâche a exigé des moments de réflexion de 
la part des membres du comité historique. En considéranr ce qui  existe déjà 
(les monographies du père Samuel Charette et du docteur Cbme Cartier), 
nous nous sommes fixés I'object.if premier de bâtir un livre prenant la forme 
d'une synthèse. C'est-à-dire d'une histoire générale sur la région de L'Annon- 
ciation qui mettrait en perspective divers aspects de la vie collective: la reli- 
gion, l'économie, la culture, les loisirs, la populatjon, etc. Cette simple mise 
en perspective devait redonner un nouveau sens a l'histoire de L'Annoncia- 
tion et faire apparaître des dimensions inkdites. Dés lors notre but a été 
d'exploiter cous les documents susceptibles de coucher de près ou de loin à 
l'histoire de L'Annonciation. Cette entreprise a demandé des mois de tra- 
vail erant limites dans le temps et sur le plan des ressources matérielles et 
humaines, nous avons du accomplir un travail d'autant plus intense er minu- 
tieux. 

Nous avons voulu écrire une histoire générale qui soit accessible au grand 
public. Mais nous sommes très conscients que  cette histoire ne raconte pas 
tout. Elle présente une vue d'ensemble de I'evolution, des origines a nos jours, 
des principales composantes de l'histoire de Canton Marchand-L'Annon- 
ciation. Cerrains faits et gestes auront probablement &te passés sous silence. 
JI fallait faire des choix. Ce problème rejoint I'importante question de la con- 
ception de l'histoire qui fut d'ailleurs soulev6e à I'iniérieur des réunions du 
comité historique. En effet, i l  n'y a pas une "histoire" mais des "histoires". 
Ainsi i l  est primordial de sonder aussi "le vécu" des gens de la place pour 
bien saisir la réalité historique. Encore faut-il rappeler que ce "vécu" dif- 
fère pour chaque personne et détermine aussi une vision particulière de I'his- 
toire. "C'est l'histoire du peuple qu'il faut écrire, celle des gens ordinaires", 
s'&cria l ' un  dcs membres d u  comité historique. Voila la question bien posée: 
comment écrire une histoire communautaire dans la construction et la réali- 
sation desquelles les gens peuvent s'impliquer? En somme, cette lijstoire leur 
appartient. Ce savoir historique n'appartient pas à l'historien mais A la popu- 
lation. Quel est donc le r81e de l'historien dans la Fabrication de cette his- 
toire? Je pense qtie malgr& tout, même l'intérieur de la rédaction d'une 
histoire communautaire, l'historien ne peut pas kchapper à l'exercice scien- 
tifique de son métier tel que défini par exemple par Henri-lrtnie Marroul. 
L'histoire communautaire est une voie dans la recherche historique qui vise 
a laisser une place aux oublié(e)s. Mais pour atteindre cei objectif, i l  s'avkre 
essentiel que le comité historique demeure représentatif de la diversité sociale 
du village et de la campagne. C'est un des moyens pour arriver à saisir I'ori- 
ginalité de la culture locale et populaire. 

L'histoire communautaire est donc une histoire au ras du sol, une histoire 
des milieux populaires. Elle permet de lier l'analyse quantitative et le vécu 
des petites gens, des individus, des groupes sociaux. C'est une histoire popu- 
laire qui peut prendre plusieurs formes et l'on vous eii soumet une. 

Faire l'histoire d'une collectivit~ locale apparaît être l'expression d'une 
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volontt plus ou moins definie de redonner à certe collectivit& un sens de sa 
propre histoire, de  son enracinement dans un espace délimité. L'histoire sem- 
ble donc mertre en valeur des constantes, des enchaînements, des ruptures 
et des conflirs permettant de faire un bilan de la vie d'une communautC. 

L'histoire communautaire se definir aussi comme dtant fondamentalement 
iine histoire participative dans la mesure ou la population est appelée à con- 
tribuer a la confection de son contenu. Cette participation peur se concréti- 
ser sous plusieurs formes. Dans notre cas, mentionnons l'implication du 
comité historique qui regroupe un certain nombre de personnes du milieu 
et qui avait le mandat de suivre l'kvolution de la reclierche et de fournir tous 
les renseignements susceptibles d'alimenter la recherche, et de rtviser, s'il 
y a lieu, le manuscrit; mentionnons aussi les personnes âgkes qui ont été inter- 
viewées pour nous faire part de leur connaissance du passé nous permettant 
d'arriver à une nouvelle lecture de la réalité sociale et d'enrichir notre infor- 
mation historique; mentionnoiis finalement les organismes el la population 
en génbral qui nous ont envoyé, pour consultation, leurs photographies et 
leurs documents anciens. 

A la suite d'enquêtes poussees dans tous les domaines, l'histoire de Can- 
ton Marchand et de L'Annonciation nous est apparue A la fois riche et com- 
plexe, et nous a amenés à diviser l'ouvrage en quatre périodes: 1880- 1891, 
1891-1930, 1930-1960 et 1960 A nos jours. Chaque période couvre des trans- 
formations profondes qui marquent la vie quotidienne des gens. Pour cha- 
cune des phiodes nous avons abordé les thèmes  suivant.^: la population, l'éco- 
nomie, la sociérk, la politique, la religion, la culture ei les idkologies. 
Cependant nous avons choisi de commencer notre sujet par l'évolution du 
territoire, les amirindiens et I'exploiraiion forestière. 
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CHAPITRE 1 

Le paysage 

Aucune étude géographique sérieuse n'a éte faite jusqu'h ce jour sur la région 
de Canton-Marchand-L'Annonciation et sur l'ensemble du territoire de la 
vallée de la Rouge. Pourtant l'histoire ne peut pas s'expliquer sans la con- 
naissance du territoire et de ses caractères physiques qui ont eu une grande 
influence sur l'économie et Ie type de société qui s 'y  est installk. Si l'on veut 
bien comprendre l'état actuel de l'occupation humaine et suivre le fil histo- 
rique de son développement, il faut examiner la morphologie et ses éléments 
géologiques, le réseau hydrographique et le milieu naturel du territoire. Ce 
tableau sera dressé dans une perspective écologique, mettant l'accent sur le 
rapport entre l'homme et son milieu. 

Les fron tigres 
Situé au coeur de la vallée de la Rouge, Canton Marchand-L'Annonciation 
est a 150 kilométres environ au nord de Montréal. Vaste rerritoire, encore 
sauvage en grande partie, couvert de forets et de Lacs. habit6 par une popu- 
lalion de 3500 personnes, il fait partie de la région des Laurentides et il pré- 
sente les traits géographiques des plateaux laurentiens du Bouclier Canadien. 
(Voir la carie no 1 A la page XII.) 

Son aspect territorial mérite un examen particulier. Erigk en municipalité 
le 9 décembre 1886, Cariton-Marchand perd en 1908 une portion de son ter- 
ritoire à la suite de la formation de la municipalité du Village de L'Annon- 
ciation. En 1930, son territoire subit une autre amputation au moment de 
la fondation de la municipalité de La ivlacaza. Sans entrer dans les détails, 
prkcisons qu'au cours des années d'autres parties seront concddCes au vil- 
lage de L'Annonciation. (Voir la carte no 2 à l'encart de la page 36.) 

Le territoire du Canton-Marchand-L'Annonciation ainsi défini reste 
immense: 190,5 Km2. Le territoire habité en permanence est beaucoup plus 
restreint, puisqu'il se réduit h u n e  petite bande de  terre de part et d'autre 
d e  la rivière Rouge et aux abords de quelques lacs, correspondant à environ 
u n  dixième de sa superficie lotale. 



Un paysage façonné par les glaciers 

En pénttrani dans le territoire de Canton Marchand-L'Annonciation, on 
découvre un paysage de collines, de lacs, de plates-formes et de vallées. 

Selon les géologues cette diversité des reliefs a été façonnée par l'action 
des glaciers A l'époque du quaternaire. II semble, eil  effet, que pour com- 
prendre les ressources du paysage de Canton Marchand-L'Annonciation (les 
nombreux blocs erratiques, les vallees en auge, la multitude des petits monts, 
la nature des sols, le riseau hydrographique, la distribution actuelle des plantes 
et des animaux) i l  faut teriir compte de la dernière glaciation, appelée Wis- 
consin, qui a commence il y a 60 000 ans. Pendant cette période, le refroi- 
dissement d u  climat a retardé la fonte des neiges au printemps et a augmenté 
I'ktendue des calottes glaciaires. Tout le Qiiébec fut totalement couvert d'une 
nappe glaciaire de plus de 3000 metres d'épaisseur. Ce sont les traces de cette 
dernière glaciation, terminée seulement il y a une dizaine de milliers d'années, 
qui ont façonné la physionomie du paysage actuel de Canton Marchand- 
L'Annonciation. 

Sirue nu srirl du Iuc 
Botleuu, le soriinier Ic plus 
bleve utfernt 450 rneires. 
(b'orr la carre gkograph {que, 
encari, u Iu puge 36.1 

Les Dou er les clianips 
son! parsemés de blocs 
rrratiques uayurtt purjois 
3 nlèrres orc pliis de dkmè- 
Ir@. Ce3 gros frozrnenrs 
orir Pt& rrunsport&s pur les 
glaciers piirs &poses sur le 
sol. 
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Les assises géologiques. 

Le territoire de Canton Marchand-L'Annonciation comprend deux forma- 
tions gCoiogiques dont l'une est constituée de dépôts meubles renfermant du 
sable d'alluvion, que l'on retrouve le long de la rivière Rouge, et  l'autre de 
roc. Cette dernière est recouverte d'un faible manteau de till composé de sable 
et de gravier. Elle est composée de roches de la province de Grenville datant 
de 950 millions d'annCes. D'origine volcanique et méramorphque, les roches 
du Grenville comprennent le granite, le gneiss, le syérijte, I'anarthosjte, le 
quartz, le calcaire cristailin, le grenat, l'ocre, le boulders (argile) et le graphite. 

La prise de possession du sol par l'homme s'est traduite par l'exploitation 
de ces minéraux. D&jA laamCrindien utilisait par exemple le graphite comme 
pigment ainsi que  l'ocre pour peindre les objets et pour saupoudrer le corps 
des ddfunrs. Le quartz était un matériau excellent pour la fabrication de toute 
une gamme d'outils tranchants. A la fin du 19e siècle. la prospection minière 
bat son plein et les premihes décennies du 20e siècle sont marquées par 
l'exploitation de plusieurs mines sur tout le territoire de la vallée de la Rouge. 
Si la prospection minière a rkv-616 des richesses intdressantes, les gisements 
se sont avérts non rentables, et par conskquenr, les mines péricliterent dans 
la seconde moitiC du 20e siècle. 

Cette terre de roches. 

La base physiologique du territoire présente de nombreuses contrain- 
tes A l'égard de route initiative de peuplement. A l'exception de l'ktroite 
vallée de la Rouge et  du périmètre immédiat des lacs, le territoire de 
Canton Marchand-L'Annonciation est marqué par le caractère d'un 
sol rocheux peu propice à I'agricutture. 

Dans le dernier quart du 19e siècle, le grand projet de colonisation 
du cure Labelle a entraîné de nombreux colons sur ces terres de roches. 
De peine et de misère, les familles de colons ont vécu d'une économie 
de subsistance tirant de la terre le minimum de ressources alimentai- 
res. Le projet de conquérir ces sols rocheux en vue de les convertir en 
espace agricole était d'avance vouC A I'kchec. Aujourd'hui toutes les 
terres abandonnées de la région se situent sur ces sols dkfrjchts. 

Selon une étude effectuée en 1964 par la Société Technique d'Am& 
nagerneni régional, le domaine agricole reprksente seulement 9% du 
territoire de Canton Marchand-L'Annonciation. II se situe le long des 
basses terres de la rivikre Rouge et de la plaine du lac Nomininguc. 
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La force de la nature. 

Malgré le progrès l'homme ne peut neutraliser les forces permaneii- 
tes de la nature. 

((L'Annonciation 28-2- 1895. 
De fortes secousses de tremblement de terre viennent d'avoir 

lieu; tout a ét& bousculé, la vaisselle sur la table renversée, les 
chevaux bousculé. La durée en a kt6 d'environ sept secondes, 
A sept heures deux minuies du soir. Une seconde reprise dont 
la durée a été plus longue mais pas si violente s'est reproduite 
à sept heures vingt-six. 

Jean de la Hache.>> 

Source: Le Nord, 7 mars 1895. 

Le mythe agricolc de la Rouge. 

A u  19e siècle, plusieurs auteurs ont entretenu l'idée que la Rouge 
ttait une  région agricole. En 1869, Joseph Bouchette écrivit dans son 
rapport des terres de la Couronne que <<les sections de la rivière Rouge 
et du Likvre presentent une grande étendue qui contient des terres d'une 
qualit6 supérieure, qui ne sont pas surpassées par les terres du Waut- 
Canada, ou qui soient connues dans la Province de Québec.)) 

«Emparons-nous du sol>>. Voilà quel était le mot d'ordre du curC 
Labelle qui affirmait en 1880 que les terres du Canton Marchand étaient 
presque toutes «trks-propres à l'agriculture». Plus tard, en 1886, B.A.T. 
de Montigny soutenait qu'«au point de vue agricole. le bassin de la 
rivihe Rouge est des plus avantageux. II offre une immense vallée de 
terre d'alluvion qui pousse avec une rigueur étonnante.)) 

Le journal Le Nord écrivait, le 12 octobre 1882: {(Au pied du canton 
Marchand, sur  les bords de la Rivière Rouge, se trouve une succession 
de belles terres sans roches, d'un site agréable s'devant sur  une lon- 
gueur de 30 milles. Cette région est, à proprement parler, la grande 
plaine de la Rivikre Rouge, qu i  se rapproclie jusqu'h une distance de 
5 milles de  la plaine de la Rivière du Likvre dont on parle si avantageu- 
sement. 11 n'y a pas lieu de s'étonner que les colons de la Rouge soient 
si heureux de leur sort puisqu'ils trouvent dans leur nouveau séjour 
une nature enchanteresse avec un sol propre pour toutes les esp2ces de 
culture.» 
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Le réseau hydrographique 
Outre le  relief, le réseau hydrographique a joué un  rôle extrèinement impor- 
tant dans I'liistoire de Canton Marchand-L'Annonciation. La rivière Rouge 
et les lacs ont consritut la voje d'accès privilégiée des amérindiens vers l'intk- 
rieur de leur territoire de chasse. Les premiers colons suivent la rivière au 
19e siecle et s'y établissent. Le réseau hydrographique est formé d'une ving- 
taine de lacs, de la rivière Rouge, d'une section de la rivière Nominingue 
et des ruisseaux La Carpe, du Castor et d u  Lac Paquette (voir en annexe 
1 la liste des lacs). 

Au 19e siècle, la rivière Rouge exercera une Fonciion économique impor- 
tante: les compagnies foresrieres pratiquant le flotlagc de bois sur tout son 
parcours jusqu'A la rivière Outaouais. Devant son nom A la couleur rougeâ- 
tre de ses eaux provoquées par la présence d'oxydes de fer (ocre), alimentée 
par le lac Rouge sjtué dans la zone d'exploitation contrôlée (ZEC) Maison 
de Pierre, la riviere Rouge coule sur une distance de trente kilomètres du 
nord a u  sud-est du territoire. Parfois, en avril et mai, durant les périodcs 
de crue, la riviére déborde de son l i t  A certains endroils et cause des domrna- 
ges dans les zones habitées. 

Aujourd'hui, la rivière est surtoui utilisée a des fins récréatives comme 
eri témoigne la prksence des nombreux canotiers er les écoles de canotage 
en période estivale. 

Les lacs c i  la villégiature. 

Les lacs ont consritut depuis les tout débuts des pôles de peuplement 
et d'activité économique. Aujourd'hui, on cornpie quelque 170 resi- 
dences permanentes ou de villégiature sur les bords des lacs Lanthier, 
Petit tantliier, Cloche el Malo; 1 1  5 aux lacs Boileau, Paquette et Bru- 
net; 100 aux lacs Bois-Francs et Castor; 80 au lac  marsa an et 20 au lac 
Lacoste. A partir du début du siècle, plusieurs tnoulins a scie Ctaient 
établis près des lacs er y deversaient inconsidérément leur brin de scie.  
Encore de nos jours, le fond du lac Castor demeure pollué des déchets 
d'une ancienne scierie. 

Les inondaiions. 

«La crue des eaux a gêné la circula~ion d'une partie des habitants 
de la campagne, depuis une huitaine de jours. Dimanche dernier, un 
bon nombre des colons de la rive est de la Rouge n'ont pu lraverser 
l'immense nappe d'eau pour venir A l'église. L'eau diminue de jour en 
jour, sans avoir causé de dégâts bien appréciables.)) 

Source: Le Pionnter, 15 mai 1908. 
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La riivére Rotrge sort de 
son /il vers 1940 
et: ~nvuhîssan! les ~lenroitrs 
dii pool couv~rr  du village 
de L'Annoncia~ion. 
Cet ancien ponf 41or1 situb 
derrihre I'/ibiel Lher  - 

#- air ses fondations sont 
encore irPs visililes. 

Le climat 

Le climat est aussi un autre aspect géographique qui exerce une influence 
sur la vie humaine. Ainsi h la médiocrité des sols du territoire de Canton 
Marchand-L'Annonciation viennent se superposer de fâcheuses conditions 
cliniatiques. Skvissatit en pleine saison chaude, les gelées sont susceptibles 
de redoutables ravages. En effet, les dernières gelées menaçantes disparais- 
sent h partir du 10 juin et reviennent A la Sainr-Micliel vers le 25 août. Ce 
sont 18 les dates fatidiques. La période nioyenne sans gel est de 94 jours. 

En somme, le climat du territoire est du type iempéré ei se caractérise par 
des étés modérément chauds et des hivers froids ainsi que par des prkcipila- 
tions modérdment abondantes. En 1978, les donnees de la station clirnatolo- 
gique de L'Annonciation précisent que la moyenne de température en degrés 
centigrades est de -11,9 en janvier et de 17,7 en juillet. La précipitation 
annuelle en pluie ei en neige totalise environ un mètre. 



.. 

8 Le Nord, mon Père, voilà notre avenir..  

La peur des gelfies, 
Plusieurs fois les missionnaires de L'Annonciation gri Ffonnent dans 

leurs cahiers des unnonces leurs craintes des gelkes. La subsistance des 
colons est souvent menacée. 

Le 27 juillet 1884, le pkre Marcel Martineau, jésuite, demande a ses 
paroissiens de prier pour sauver les récoltes des gelées. Aussi, le 10 sep- 
lembre 1899, Dom Andrk Mouttet, Chanoine Régulier, écrit dans son 
cahier: ((Invitation à prier pour les fruits de la terre, principalement 
pour la préservation des gelées. » 
Source: Archives paroissiales de LIAnnoncialion. 

La forêt mixte 
Malgré les rigueurs du climat, une somptueuse végétation, donr la forêt mixte 
est l'expression, recouvre 85% du territoire de Canton Marchand-L'Annon- 
ciation. A l'automne, !es couleurs verts sombres des sapins et des Cpictas 
se mêlent aux jaunes er aux rouges des érables et des bouleaux. Enracines 
dans un  sol bien aéré et  riche où dominent de nombreuses herbes, mousses 
et lichens, la forêt est composée de conifères (Ppinette, sapin beaurnier, pin 
gris, mélèze, pin blanc. pin rouge, thuya ou cèdre) et de bois francs (meri- 
sier, krable, fréne, tilleul, orme hêtre, noyer d'amérique). 

Aussi invraisemblable que cela paraisse, !es colons vivront de la forêr et 
devront s'en protkger. En vue de créer un domaine agricole, ils ont dû abat- 
tre les arbres, essoucher, brzler les abattis et lutter sans fin contre l'envahis- 
sement des arbrisseaux et de la menace du retour de la forêt. D'autre part, 
c'est de la forêt qu'ils ont rire une grande partie de leur subsistance comme 
colon-bûcheron en allant travailler dans les chantiers. 

On retrouve donc dans le paysage l'empreinte marquée de l'agriculture, 
de l'exploitation forestikre intensive et de la dévastation des reux de forêt 
qui ont favoris6 les feiiillus. 

La for61 mixte de feuillicr 
er de con@res. iypique de 

Canioii &rurchund- 
L'Annoncration 
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La faune 
La haute productivie de la forêt offre l'abri et la noiirriture a d'innombra- 
bles animaux. Elle accueille les grands cervidés (l'orignal, le chevreuil, et par 
le passk, au 17e sjècle, le caribou). La plupart des mammifères borkaux sont 
prksents en grand nombre: loups, musaraignes, écureuils, martres, visons, 
marmottes lièvres, porc-épics.. . La faune ornothologique compte plusieurs 
espèces d'oiseaux: oies, canards, htrons, martins-pZclieurs, gknillotte hup- 
pde, pinsons, fauvettes, merles, pics mineurs.. . Cette forêt abrite une flore, 
une végétat.ion et une faune caractéristiques qui ttait jusqu'g l'arrivée des 
colons l'aire de subsistance exclusive des amérindiens dont l'existence était 
étroitement dépendante de la nature. Les colons sauront aussi en tirer pro- 
f i t .  Encore de nos jours, les habitants et les touristes bénéficient du décor 
naturel du territoire de Canton Marchand-L'Annonciation et de la région 
de la Rouge. 

L'état actuel de l'occupation 
Le recul de l'agriculture a occasionne le retour de la végétation spontanée 
sur des pâturages el des champs cultivés; alors que le ralentissement de 
l'exploitation forestière a fait place a un programme de regtnkration du bois. 

L'environnement a beaucoup souffert: la forêt de la coupe à blanc; la 
ïaune, du braconnage; la rivière et les lacs, de  la pollution des eaux usées 
et des pluies acides. On a m2me vu, aussi, un citoyen ddtourner le cours de 
la rivikre Nomininçue. Avec l'adoption des plans d'urbanisme locaux et du 
schéma d'amknagement de  la rnunicipalitk régionale de comté (MRC) 
Antoine-Labelle, des mesures de protection de la nature sont prtvues pour 
les annCes 1980. L'un des objectifs est d'inciter de nouvelles habitudes chez 
une population plus consciente de la vulnérabilité des équilibres naturels. On 
manifeste même le désir de créer un parc écologique rtgional de la riviere 
Rouge. 

Ces /inmenses Jalarses de 
sable le loiig de la rivihre 
Roicge rt'sulren~ de l'accu- 
rnirla~ion, if y u q ~ ~ s l q u a  
dix-mille ans, des Jrag- 
menis de roches que ia 
calotte glaciere ovad 
broyks eer rruospor~&s. 01: 
nare qir'ulors lu Rouge 
uvaif un ddbrr énorme car 
elle coulair oit sommet des 
futaises que l 'on v ~ i !  
U I C J O U ~ ~ ' ~ U I  Ci qui Son! 
devenus I'hobirur des 
hirondelles. 
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La chasse el la pèche sont aujourd'hui des sports assez sévèrement régle- 
mentés. Une association de chasse et de pêche de la région de L'Annoncia- 
tion conrribue a la protection de la faune; des regroupements comme les jeunes 
naturalistes de L'Annonciation, les associations des rdsidants et des villégia- 
teurs des lacs. les cornites d'embellissemenr poursuivent des projets de récu- 
pération et de dépollution et militent pour la protection de l'environnement. 

Si nous regardons le paysage agricole actuel, on a l'impression que le cul- 
tivateur a disparu. Or, si la saison de végitation est courre. certaines pro- 
ductions comme le navet, la betterave, la pomme dc terre ... sont suscepti- 
bles d'atteindre une qualiré assez exceptionnelle et même un rendement 
intéressant. Les alluvions récentes de la vallée de la Rouge permettent une 
agriculture nomiale. Au début des années 1980, de jeunes cultivateurs se sont 
regroupés pour coordonner leurs activités et leurs efforts vers l'élevage de 
moutons et d'agneaux. La coopérative des bergeries de la Rouge a permis 
de hausser leur standard de vie. Mallieureusement cette expérience socio- 
économique n'a pas survécu. 

L'kconomie forestière a beaucoup changé. Les compagnies reconnurent 
que  le bois n'était pas une ressource inépuisable. Le desserrement de I'ttreinte 
du monopole des forêts par les compagnies américaines et anglaises a per- 
mis l'essor de quelques coopératives forestiéres et d'irablières dans la Rouge. 
On s'attaquait A un autre mythe: la main d'oeuvre a bon marché. Une plani- 
fication nouvelle er coordonnée de la for& s'est imposée sur tout Ie territoire 
de Canton Marchand-L'Annonciation pour préserver ce grand secteur éco- 
nomique. Au sommet socio-êconomique des Laurentides en 1985, la MRC 
Antoine-Labelle a demandé que la priorité au plan de développement régio- 
nal soit consacrke h la forêr. 

Les voies de communication jouent un rôle important dans le développe- 
ment de tout territoire. Aujourd'hui, susceptible de disparaître. le chemin 
de fer du Canadien Pacifique formait des 1903, une échine de L'Annoncia- 
tion a Montréal ei devenait ainsi un élément majeur du développeinent éco- 
nomique de la région. 

Jusqu'en 1960, le parcours automobile de l'ancienne route 1 1 était tor- 
tueux et aventureux, mais aussi combien panoramique. Aujourd'hui, la route 
117 asphaltée traverse suivant un axe nord-sud les villages de la Rouge. Le 
gouvernement provincial a adopte un nouveau trace qu i  contournera toutes 
les agglomkrarions vers 1990. Les populations locales craignent les conse- 
quences sur les activités commerciales. Le réseau actuel des chemins sillon- 
nant Canton Marchand-L'Annonciation ouverts l'hiver comme I'é~é, est effi- 
cace et bien entretenu. 

Le transport aérien peut avoir un avenir prometteur dans l'économie: si 
on décide d'assigner a Isakropon de t a  Macaza un rôle important dans le 
diveloppement régional. 

Longtemps pourvoyeur de bois, possédant un faible pouvoir d'investisse- 
ment, les populations locales ont eu du mal à gérer leurs ressources. Quel- 
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ques mises en commun des fonds a la caisse populaire et à la société d'entraide 
tendent légèrement h augmenter ce contrôle. En 1978, la caisse populaire de 
L'Annonciation a donné u n  bel exemple d'inter-coopération en apportant  
un appui tant technique que financier aux fondateurs de la coopérative fores- 
tiere des Hautes-Laurentides. 

Le village de L'Annonciation a un véritable caracrére urbain. Il s'affirme 
comme le centre de services et de  commerces pour la vallke de la Rouge. Sa 
population est de 2200 habitants et s'adonne à une assezgrande variété d'occu- 
pations oii le secteur tertiaire domine. Les établjssernents commerciaux sont 
bien nantis et offrent les mêmes produits que ceux de Montréal. L'Annon- 
ciation doit sa force centripète et sa croissance aciuelle en grande partie A 
la construcrion du Centre Hospitalier des Laurentides en 1957. 

Le paysage d e  Canton Marchand diffère totalement de L'Annonciation. 
De l'urbain nous passons au rural proprement dit où la majeure partie de 
son territoire est A l'état sauvage. Sa population se chiffrant h 1100 habi- 
Lants est concentrée autour des lacs. Station de villégiature et de plein air, 
la population y double A l'arrivée des vacanciers I'été. 

Ensemble. Canton Marchand-L'Annonciation est le point de jonction du 
développement urbain ez de l'espace sauvage. C'est deux entités municipales 
vivent abondamment I'été de l'industrie touristique. En hiver, la population 
du canton baisse et les commerçants du village le ressentent durement. 

Plioro de droite: 
Maisort de Put~ieux de 
sryle vicrorien ayunt 
oppartenu ci Philius Mor- 
rirseire. iioroire dit vrllage 
à la Jin du XIXernc siecle. 
Elle se iroirve sur lu 
me du Coicijenr. 

Ptioio de guuclte: 
,Mu.ison de colon du ddbul 
du si@cle, Lac Jaune, ou 
Cvnion Marchand. 



Le cherniri de fer, cons- 
Iririr en 1903, ['&curie de 

In compogriie de bots 
Riordon bâtie iJurs 1907 el 
la foidrs ù cltorlion de 

bois doruni de 1919. 

La scierie A'anenda. 
En urri*re-pb~i, le 
Centre Hospitalier 

des Luureniides. 
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CHAPITRE 2 

Les Amérindiens 

Bien avant l'arrivée des blancs, des Algonquins occupaient la vallee de la 
Rouge. Parce qu'ils itaienr des nomades, i l  reste trés peu de traces de leur 
passage et leur Jijstoire est for1 mal connue. Tout ce qui subsiste d'eux 
aujourd'hiii tient dans la toponymie de cerlains lieux comme, Kiamika, 
ivlacaza, Nomininpue, Saguay, Chute aux Iroqiiois (Labelle), dans les écrits 
de Champlain. les Relaliom des Jésuites et daris qiielques térnoigiiages datant 
du 19e et du 20e siècles. On peut lire par exemple dans le journal le Pioilnier 
de Nominingue en 191 1 que les Algonqujns venaient camper par groupes sur 
les bords de la rivière Rouge 8 la Ferme du Milieu (L'Annonciation) depuis 
pliis de 100 ans. 

La préhistoire 
En se basant sur I'ouvraçe de l'archéologue J.V. Wright intitulé Luprb- 

histoire du Québec, on peut même penser que la premiére occupation Ililmaine 
de la vallée de la Rouge daterait de 5,000 ans avant Jbus-Christ. Appelés 
les Boucleriens, les gens qui occupaient le territoire du nord des Laurentides 
a la période archaïque (de 5,000 à 1,000 ans avant Jésus-Christ) se sont adapth 
A la rigueur du Bouclier canadien, couvert par la forêt boréale. Les popula- 
tions boiiclériennes vivaient de  la pêche et chassaient le caribou, l'orignal, 
l'ours, le castor, le lièvre, le lagopède et la sauvagine. Ces chasseurs primi- 
tifs campaient sur les bords des lacs er des rivières, possédaient des petites 
embarcations (probablement des canots en écorce de bouleau) et se dépla- 
çaient en raquette I'liiver. Leur mode de vie ressemblait beaucoup à celui 
des Algonquins. L'archéologue Wright avance l'hypothèse qu'ils aient kté 
leurs ancêtres. 

En découvrant la poterie en l'an 1000 avant Jésus-Christ, les Bouclériens 
connaîtront une transformation importante de leur culture. On les baptisera 
alors d'un nouveau noin: les Laurelliens. 2000 ans plus ta rd  apparaîiront 
les Algonquins. Nous connaissons peu de choses sur cette période, niais nous 
savons de façon certaine d'aprés les documents de Champlain qu'au 17e siè- 
cle les Algonquins de la Pelite Naiion occupaient la vaIlCe de la Rouge. 

Nous savons également peu de choses de leur culture. A l'arrivée des colons, 
à la fin du 19e siicle, la plupart des Algonquins ont disparu. L'exploitation 
des forêts et des mines a détruit leur territoire de chasse. L'acculturation se 
poursuivit et l'algonquin dU abandonner progressivement sa façon de vivre. 
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«Carherine La Sauvagesse.)) 

«Tl  y avait jadis une race d'hommes qui vivait librement dans ce vaste 
pays: les Peaux-Rouges, dont tant de petits Blancs rêvkrent comme moi, 
sur les romans que je vous ai dits. Cette race s'étejnt A mesure que les 
forêts tombent, que la civilisation marche. C'étaient des nomades, des 
chasseurs: ils ne veulent pas être laboureurs et sédentaires. On leur prend 
leur gibier, on les parque, on leur impose des lois: ils en meurent. Cha- 
que année, le gouvernenient canadien, qui s'efforce de les traiter avec 
hurnan.ité, leur distribue des couvertures, ils s'en enveloppent pour mou- 
r i r ,  et leur nombre décroit toujours. l'en ai vu quelques-uns, dans un 
village prks de MontrCal, qu'un décret de Louis XIV leur a jadis con- 
cédé: ceux-là son1 si mktissés qu'on distingue à peine la couleur de leur 
peau, ils sont chrétiens, catholiques et cultivent leurs champs; ils ne 
conservent que peu de chose de leurs anciennes moeurs. Mais les vrais, 
ceux des wigwams, des tomahawks, du scalp et des mocassins dispa- 
raissent. Quelques générations encore et ce sera fini: à peine en restera- 
t-il pour les reprksentations de cet étonnant Buffalo Bill, ce roi de la 
réclame qui couvre I'Amkrique d'affiches colossales oh son ponrait Fait 
pendant A celui de Napoléon. C'était pourtant une race noble, coura- 
geuse et fière. La veille de mon arrivée a Labelle, une des dernières Iro- 
quoises du pays, qu'on appelle «Catherine la Sauvagesse)), s'est signa- 
lée par un acre htroïque. Trois hommes avaient ét& pris par les rapides 
de la Rivière Rouge, en cherchant A degager des troncs d'arbres qu'arrê- 
taient les remous du courant: elle seule ose leur porter secours, sur son 
canot d'Ccorce, et rkussit i en saliver un. 

Edouard Rod» 

Source: L'Avenir du Nord, 5 avril 1907 
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Note sur les Algonquins de la Petite-Nation. 

Nous reproduisons ici, A titre de légende, les détails suivants qui nous 
ont ktk fournis par M.  l'abbé Richer, cure de Masson. 

((C'était un fait bien connu des sauvages, jl y a une trentaine d'annkes, 
que la Petite-Nation avait été massacrke par les Iroquois sur les bords 
du petit Nominingue, un demi mille, environ, de l 'embouchure du 
ruisseau Sawgee. La cbte, qui est sablonnneuse et assez élevte A cet 
endroit, s'avance dans le lac, en pointe recourbee vers l'ouest. 

Voici, en peu de mots, comment les choses se seraient passees. 
Un printemps, les chasseurs de la Petite-Nation. avec leurs femmes 

et leurs enfants, revenaient d'une de leurs excursions accourumkes sur 
les sources de la Rouge et du Saint-Maurice. En tout vingt canots. La 
chasse avait été abondante; pas le moindre accident déplorer; et le 
retour s'opérait dans les meilleures conditions. On supputait h l'avance 
les bonnes et jolies choses, que les traiteurs français devaient échanger 
contre les magnifiques peaux de castors, de loutres et de visons, etc., 
er on se promettait de faire grasse et joyeuse ((tabagies, sur les bords 
du Grand Lac. C'était Ih le <<home» préférk de ces grands enfants de 
la nature. 

Tous fendaient donc gaiement, de leurs avirons, les eaux d u  petit 
Norniningue, et déjh le portage qui  mène au lac des îles, était en vue, 
lorsque une dizaine de grands canots, se détachant de la rive sud, s'avan- 
cèrent à leur rencontre et comme pour leur barrer ie passage. A w  coups 
de fusils tirés de loin, surtout aux cris poussés par ceux qui  les mon- 
taient, on reconnut bienidr les Iroquois. Sans se déconcerter, nos chas- 
seurs virèrent de bord, et se dirigèrent vers la pointe nord-ouest, pour 
y mettre en silret4 leurs f~mrnes et leurs enfants, en attendant l'issue 
du combat, bien ddcides qu'ils étaient de Taire face aux maraudeurs 
qui venaient de les attaquer. Mais, hélas! le piège avait été habilement 
tendu, c'est à la mort qu'ils couraient ainsi tous ensemble. A peine 
avaient-ils mis le pied sur le rivage, qu'une centaine de guerriers iro- 
quois, sortanr d'une espèce de retranchements faits de troncs d'arbres 
enirecroisés et recouverts de gazon, tombent sur eux le tomahawk 
la main. C'en était fait de la Petjte-Nation. Deux ou trois seulement 
purent échapper à travers bois. 

Des pointes de flècl~es et des débris d ' m e s  de diverses sortes auraient 
&té trouvés sur le théitre de cette fatale rencontre. 

Quand eut lieu ce combat? Probablement de 1651 à 1653; car aprés 
cette époque on n'entend plus parler de la Petite-Nation, candis qu'en 
1649, elle etair encore intacte.» 

Source: K k v .  P. Alexis de Barbezieux, capucin, Hisroirc de la province çccl&siasrique 
d'Olfunbu, 1897: 32-33. 
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Ceux qui restèrent ont parfois affrontk les prCjuges raciaux. Gabrielle 
Brisebois, 52 ans, une métisse de L'Annonciation, se rappelle: ((Quand j'étais 
petite on m'appelait la sauvage ou la sauvagesse. Je braillais chaque fois. 
Ma grand-mère et ma mère nous faisaient des souliers de chevreuil. Le monde 
riait de nous autres. Pourtant, aujourd'hui! les blancs portent bien des rnocas- 
siris.)) Par contre, certains amérindiens ont su bien s'intégrer a la popula- 
tion. Citons le cas d'une amtrindienne denonimée Chip-Chip qui, en 1891, 
soignait les malades de L'Annonciation. Par reconnaissance à cette femme- 
médecin, les colons lui ont construit une maison sur le terrain de la fabrique 
au  village. 

Dans son ouvrage sur L'Annoncia.tioti, l'historien Samuel Cliarette 
énumère d'autres familles amérindiennes en précisant les dates de leur 
établissement et leur lieu d'origine: 

a Oka (Hartwell, Deux-Monragnes) 
1904 BARNARD, Alphonse (sauvage). 
1888 BARNARD, Charley (sauvage) et Elizabeth Vanasse. 

Rose-Al ma, J oçeph, Marguerite, Héltne, Marie-Rosanna. 
COMMANDANT, Rose-Anna (veuve sauvagesse). 

Johny Barnard, son neveu. 
1900 CURTHBERT, John et Catherine Cornniandant (sauvagesse). 

Rosiane. 
SHAWING, Barnabé (sauvage) et Philornène Daquerre (iro- 
quoise). 

Marie, Simon. 
Buckingham (Papineau) 

1903 SIMON, Amable dit Lafleur et  Olivine Larose. 
Alice, Angéle, Auguste, Agnès, William. 

Chéntville (Papi iieau) 

1903 SIMON, William (veuf). 
Lèopold, Rosida, Marie-Anna-Eva, Auguste. >> 

Source: Samuel Chareire. Douke Soi<venance: 49-50. 
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Olivine Canard Blanc et Amable Simon. 

Le témoignage de Gabrielle Brisebois, une métisse de 52 ans de 
L'Annonciation, évoque quelques souvenirs de ses grands-parents Oli- 
vine Canard-Blanc et Amable Simon. 

<<A l'automne ils (ses grands-parents) se préparaient avec de la nour- 
riture pis toutes sortes de choses. Ils raisaient des longues marches du 
lac Simon jusqu'au lac Nominingue. II n'y avait aucune bâtisse, il n'y 
avait rien. C'ktail pas découvert. Ils s'en venaient chasser pour la four- 
rure. Le printemps quand les glaces partaient, ils s'en retournaient pis 
ils vendaient leurs fourrures.)> 

<<Ma grand-mérc Olivine Canard-Blanc m'a raconté qu'elle avait déjh 
accouché sur le bord du Grand Lac Nominingue. Le grand-père Faisait 
une cabane en sapin, elle accouchait pis une couple de jours après elle 
repartait avec un petit bébé dans son sac pis elle continuait sa ruri de 
trappe.}) 

Source: Eritrcvuc avec Gabrielle Brisebois, realisée en juin 1984. 

Le commerce des fourrures. 

Dans l'une de ses études sur les groupes de chasseurs algonquins, 
Fraiik G .  Speck a identifié en 1928 un  groupe au lac Norniningue et 
a la rivière Rouge composé de Xavier Amiconse (signifie: <<jeune cas- 
tor))), Mathias Chichippe (signifie: (<canard»), Abraham Chichippe et 
Josepli Chawin (signifie: <<sud»). Ils partaient au mois de septeinbre 
pour revenir au printemps. Ils chassaient le castor, le vison, le rat mus- 
qué et le pécant. La fourrure etait vendue à des marchands locaux de 
L'Annonciation et de la région qui la revendaient par la suite à des com- 
pagnies de fourrure à Montréal. Selon le témoignage d'Arthur Côté, 
67 ans, résident de L'Annonciation, ce commerce dcs fourrures a per- 
sévéré jusqu'aux anndes 1940: «On achetait la fourrure des Indiens qui 
habitaient en haut de L'Ascension. Ils amenaient leurs fourrures et 
échangeaient ça pour différents objets. Mettons que t'avais un bon traî- 
neau ou un bon chien. Y disaient: on va VOUS donner deux peaux de 
castor pour votre chien. On changeait le chien pour deux peaux de cas- 
tor qii'on revendait aux commerçants de Montréal pour 7 ou 8 piastres 
la peau. On achetait deux milles piastres de fourrures h ce inoment Ih. 
Les Indiens vendaient aussi leur fourrure à la Hudson Bay Co. en 
Abitibi.>> 

Source: Enirevue avec Arrhur C6té, réalisée en jiiin 1984. 
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Actuellement, les localités de Norniningue. Canton Marchand, L'Annon- 
ciation, Labelle et La ~Macaza comptent 252 métis. Regroupés L'Alliance 
des Autochtones du Québec depuis 1973, les métis revendiquent le droit à 
la terre, à la chasse et a la pêche; l'exemption des taxes; l 'aide financière 
pour la poursuite des étiides supérieures et surtout, I'amélioratioii de la qua- 
lité d'habitation. 

Au dibzil dit siPrle, ri 
L 'Annonciotron, gitelques 

descendanfs des A ~ n t r i n -  
d ieu  corifrnirèren1 d /ubn'- 

quer des conois d'ecorce 
comme A niable Sinion qiie 

nous upercCvons au pre- 
mier plan. 

(Soirrce; Samuel Charerr~ r. 

Doulce Souvenance: 251 

L'expérience du collège Manitou 

Etabli e n  1973 sur l'ancienne base militaire Bomarc à La Macaza, le collège 
Manitou se proposait de devenir le premier centre éducatif et culturel des 
aborigtnes de loute l'Amérique du Nord. En effet, les fondateurs souhai- 
taient rassembler tous les étudiants autochtones du Canada, des Etats-Unis 
et même de l'Amérique du Sud, mais l'avenir lui réservail un aurre sort. Au 
lieu des 1500 ktudiants prévus, le collège ne comptera jamais plus de 200 étu- 
diants. De plus, le collège connut aussi de graves djffjcultés financières des 
son ouver~ure .  Après seulement trois années d'existence. il ferma ses pories. 
D'aprks le sociologue Jean Beaudoin, ancien professeur au collège Manitou, 
cetie institution &ait avant iout un projet collectif dont I'exisrence même cons- 
tituait une revendication du droit des autochtones à un systérne scolaire auto- 
nome. Le collège Manitou poursuivait le double but de changer la société 
et la condition amerindienne et de lutter contre le génocide culturel. Mais 
selon Beaudoin, le gouvernement fédéral a toujours nie le droit des Amerin- 
dietis 3 l'autonomie. Ainsi, avant même de naître, le college Manitou elait 
condamné A mourir. 
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NOUVELLES DU COLLÈGE MANITOU DE LA MACAZA 

Mise su point. 

((II n'est personne au nord de St-Jovite, en passant par Maniwaki 
qui n'ait pris connaissance d'un article paru dans plusieurs quotidiens 
ainsi que dans quelques hebdomadaires traitant de la conservation de 
la faune, tout spécialement de la race des cervidés (Chevreuils) oppo- 
sant I'hatel Larocque de Lac Macaza aux Aborigènes du Collège 
Manitou. 

Des accusations furent portées a l'endroit du collège Manitou par 
les propriétaires de I'h0tel en question et nous voulons par l'entremise 
de ce journal faire cerlaines précisions essenlielles. II n'est pas de ma 
compétence de juger ces faits ou de faire un procès en vue de savoir 
si les accusations portees sont fondées mais plutôt de faire comprendre 
au public que si une personne a la grippe, il ne faut pas prendre acquis 
que le reste de la population en est affublée. 

I I  est possible que certains résidents d u  dit Collkge A l'insu des auto- 
ritts en place aient commis quelques délits, ce qu i  n'exclut pas que 
d'autres personnes en dehors des Aborigknes se soit gênés pour en faire 
autant. 11 faudrait se mettre en tête que la réputation du Collkge Mani- 
rou ne repose pas exdusivement sur les kpaules de ces individus. II est 
facile de condamner des actes par pures dkductions et de gkntraliser 
les actions néfastes de quelques personnages a une nation. Ne serait-il 
pas facile de dire que tous les blancs sont des ennemis jurCs des Abori- 
gtnes en ne les jugeant que sur le témoignage de deux ou trois de leurs 
confrères. 

Je voudrais par la même occasion faire une remarque qui  pourrait 
en choquer quelques-uns mais qui n'en est pas moins vrai. Les suppo- 
ses protecteurs de la faune qui s'émissent comme défendeurs des droits 
des cervidés, qu'ils soient originaires de la région ou de toute autre 
région, ceux-la même qui prennent un plaisir a les pourchasser durant 
la période rkservte à cet effet, période qu'ils ont eu-mêmes  definies. 
se révoltent quand des loups s'attaqueni à une proie à titre de s u d -  
vance, mais trouvent on ne peut plus normal d'en faire un  sport par 
pur égocentrisme ... Si on faisait par pure curiosité le bilan A savoir le 
nombre de cervidés abattus durant le temps de la chasse, on pourrait 
peut-être en venir A la conclusion suivante, le loup n'est peut-2tre en 
rien la case de la disparirion de la race, mais le cliasseur lui? 

Il serait bon que les résidents des villages environnants soient mis 
au courant des développements et de 1'évolut.ion du CEGEP installé 
sur l'ancienne base militaire. Nous nous sommes rendus compte que 
beaucoup de  gens des environs étaient dans la complete ignorance d'une 
telle institution dans la région.» 

Source: Paul AndrC Alarie, Le ,Messager R%ional, 1 avril 1975. 
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CHAPITRE 3 

À l'assaut de la forêt 

LA COMPAGNIE Dés le début du 19e siècle, le territoire de chasse des Algonquins commence 
HAMILTON à ètre envahi par les hommes de chantier. C'est à l'élan de la compagnie fores- 

tière Hamilton Brorhcrs qu'est atrribuable la véritable colonisation de la val lk  
de la Rouge. Malheureusement, nous connaissons Fon mal I'liistoire de cette 
compagnie de bois. Nous ne possédons à son sujet que  quelques informa- 
tions dispersées dans divers travaux et nous n'avons aucun témoignage qui 
puisse nous renseigner sur la vie des premiers hommes de chantier de la Rouge. 
Le géographe Raoul Blanchard fjxe les débuts de l'exploitation forestière 
sur la rivière Rouge vzrs 1835: ((De même vers l'aval des chantiers dès avant 
1835 remonraient la vallée de la Rivière Rouge, où chaque automne défilaient 
'des gangs montant vers le  pays d'en haut'  ou couper des pins blancs 
et pins rouges dont les billots partaient pour IYOttawa'.>i Vers la seconde 
moitié du 19e siècle, la grande entreprise forestière Hamilton Brothers obtient 
le droit exclusif, voire le monopole, de la coupe de bois sur la rivière Rouge 
qui est considérée conime l'une des rivières les plus importantes pour le pin 
blanc a u  Québec. Elle gardera cette position prédominante jusqu'en 1883. 

'"ru - . . "  a -  
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Hamilion & Co. 
Georges Hamilton, qui fut un des plus grands marcliands de bois 

du Canada, posstdait en 181 1 la plus considérable scierie installte sur 
les bords de la rivière des Outaouais à Hawkesbury en Ontario. Après 
son dtcès en 1839, l'entreprise fu t  prise en charge par ses trois fils: 
Robert, George et John. Dorénavant, elle sera connue sous le nom des 
Hamilton Brothers. Voici le détail de l'établissement industriel des 
Hamilton Brothers que l 'an donnait en 1872. 

<<This is one of the largest as well as one of the best known of the 
grear mjlling establishments of tlie Ott.awa Valley. It is situated about 
60 miles from Ottawa city, on  the south shore of the river, near the- 
head of the Grenville Rapids. There are included in this establishment, 
four saw-mills, together iriith a grist mill, with four runs of stone, for 
the production of flour for the use of the raftsmen, sliantymen and 
o ~ h e r  ernployees, as well as for the neighbouring farmers. The mills 
contain 101 vertical saws and 44 circular saws, driven by 72 water 
wheels, and turn out from 35,000,000 to 42,000,000 feet of lumber per 
annum. About five hundred men and boys are employed constantly 
by the firm at  Hawkesbury alone, in summer. Some conception of the 
jrnrnense extent of the operations of  rhis firm may be formed when we 
say that more than 3,000 tons of agricultural produce are consurned 
annuall y .  

The Honourable John Hamilton resides at Hawkesbury; and the 
whole village and establishment bear evident signs of opulence and 
comfort. 

The limits from which these mills obtain their supply of timber are 
situated principally upan the rjvers Rouge, Garineau and Du Moine. 
Messrs. Hamilton & Co. bring down from their limits 200,000 logs, 
on an average, annually .» 
Source: The luniber [rade oJae  O!roiva vu/ley ... : 44-45. 

-- % 

l., 
Chnrgcmenr de bots 

.)CLT- - dquorr~s rr de nodr~ecs, 
ri Québec, en 1872. 
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Campemerri de riraveurs 
sur lo riw6re Rouge 

UII 19e sitcle. 

C'est en effet le 31 octobre 1852 que la compagnie Hamilton Brothers 
obrient sa première licence pour couper le pin blanc et le pin rouge au lac 
Nominingue. Par la suite, entre 1855 et 1872, un certain nombre de permis 
de coupe de bois sur la rivière Rouge lui furent accordés. Au total, plus de 
400 milles carres de forêts des cantons de la Rouge ont e t k  concédés. Dar is  
l 'un de ses rapports date de 1872, un commissaire des lerres de la couronne 
mentionne que dans les limites no. 9, 10 e t  1 I sur la riviére Rouge, la compa- 
gnie Hamilton a coupé 70,000 80,000 billots de pin. I l  s'agit de grandes 
pièces de pins de première qualité, équarries à la hache sur les lieux mêmes 
de l'abattage. Par la suite, les pièces sont transportées par voie de flo~tage 
(drave) sur la rivihe Rouge jusqu'à Hawkesbury. Là, on assemble ces pièces 
en radeaux que  l'on fait  flotter sur la rivière des Outaouais et sur le Saint- 
Laurent jusqu'à Qutbec. A cet endroit les radeaux sont dèmontks ct le pin 
équarri est ernbarquk sur des navires A destination de Liverpool, en Angle- 
terre. Aussi, d'apres les historiens Donald Mackay et Arthur R .M. Lower, 
les Hamilton de Hawkesbury font-ils Figure de pionniers dans l'exportation 
du bois de charpentes et de madriers2. 
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((Ce sont des etrangers 
qui sont venus dépouiller noire sol.>) 

B.A.T. de Montigny écrit en 1886 que le Québec n'est pas maître 
de son développement. Ce soni des compagnies étrangères, en I'occu- 
rence ici la compagnie anglo-saxonne des Hamilton, qui exploitent nos 
richesses et les transforment a l'extérieur. En plus, elles cornmetteril 
un vcritable gaspillage de la foret. 

«Le pin de Rivière Rouge est beaucoup diminué, car depuis des annkes 
qu'on y Fait des chantiers, on y a surtout pris le plus beau. La Rouge 
est l'une des Rivières oii tous les autonines se rendent des bandes de 
voyageurs qu'ils appellent gangs, pour passer les hivers dans les bois, 
y biîclier les énormes p i n s  La hache tranchante abat le tronc et coupe 
les branches; la scie (godendard) le réduit ensuite e n  billots qui sont 
mis en tas (roll ways) sur le bord de la rivière dans laquelle on les préci- 
pite au printemps. Des troupes d'hommes hardis et habiles, en suivant 
leur marche dans les rapides. les décrochent des rochers sur lesquels 
ils s'amoncellent, quelquefois d'une manikre considérable. C'est ce 
qu'ils appellent ja~nrner, du mot aiiglais jat71; on Fait par la ce qu'ils 
appellent la dmve (drive) jusqu'a I'Otrawa ou on les guette au moyen 
d'estacades, ou cliaussées (booms). La !es billots sont sciés, mis en plan- 
ches er madriers ou en radeaux pour descendre en bois carrks ou ronds 
A différentes scieries sur l'Ottawa ou le fleuve St-Laurent. Quelques 
cageux se rendenr a Lachine, d'autres i Repentigny ou a Québec ou 
a u  Sault Montmorency, en passant pour la plilpart par la Kiviere des 
Prairies. 

Les commerçanis de bois, pour leur pari, ont taillé sans merci dans 
nos forêts, et ont fait un gaspillage déplorable. Nous avons traversé 
des régions sur la Rouge où gisent encore ces cadavres géants qui ont 
étt dédaignes dans le temps parce qu'ils avaient quelques defaufs qu'on 
leur pardonnerait bien aujourd'hui. 

Combien de richesses n'a-r-elle pas portées, cette Rouge!! Des mil- 
lions en billots ont cou16 sur ses eaux. C'est la rkflexion qu'on se fait 
en traversant !es forêts qui ombragent ses bords. On y voit encore les 
souches bnornies qui s'y tiennent enracinées, conime pour nous faire 
comprendre que c'est en s'implanranr dans le sol qu'on peut résister 
aux tempétes de I'exisrence. Cette leçon est d'autant plus significative 
que ce sont des Eirangers aussi qu i  sont venus dépouiller notre sol de 
leurs précieuses richesses.)> 

Soiircc: B . A  T. de hloniigiiy, Lu col~niro~ioir 197-222). 



26 Le Nord, nion Père, voilà notre avenir. . 

LA FERME C'est au cours de  cetre activité fébrile de coupe dc bois sur la Rouge que 
DU MILIEU s'jnsrallent de grandes fermes; il y avait la Ferme de Gouin (Saint-Jovite), 

la Ferme d'En Bas (La Conception-Labelle), celle du Milieu (L'Annonciation) 
et celle d'En Haut (L'Ascension). On présume qu'elles ont été construites 
vers les années 1860- 1865. Elles avaient pour but de résoudre le probleme 
de ravitaillement des chantiers isolés de plus en plus en forêt. La compagnie 
Hamilton Brotliers ne tarda pas a s'apercevoir qu'il était avantageux de pro- 
duire sur place les vjvi-es ainsi que le foin et l'avoine nécessaires à l'entretien 
des centaines de chevaux utilisés pour les travaux forestiers. Ce furent les 
raisons qui entraîntreni le défrichenient et la mise en place d'une cliaîne de 
fermes échelonnkes le long de la riviere Rouge. Ces fermes ktaient distantes 
l'une de l'autre d'une trentaine de kilomètres. Constituant de grands eta- 
blissements agricoles et comprenant plusieurs bâtiments: maisons, granges, 
étables, écuries, chaque ferme avait environ 1,500 à 2,000 acres de terre situées 
de chaque cet& de la rivière que l'on  traversai^ avec l'aide de chalands. Grâce 

ce système de transport, les voitures à chevaux, les marchandises er les équi- 
pements de la compagnie Hamilton Brothers, et plus tard, ceux des paysans, 
pouvaient franchir la riviére Rouge. Comme le souligne le g6ographe Raoul 
Blanchard: «Les fermes des compagnies de bois, oasis agricoles ouvertes A 
travers les forêts, allaient devenir des noyaux de colonisation ai! fur et ?I 
mesure que les cliantiers remontaieni plus loin au nord3.» En 1880, Emery 
Charcrand de Saint-Vincent de Paul achère la Ferme du Milieii, où dans la 
même année quatre familles formeront le premier noyau de L'Annonciation. 

1: I 
W*" 

Ceric habitarion ronslmire 
vers 1870 es, k dernier 
bàrimenr ex~sionr de io 
Fernie du Milieu de la 

cotnpagaie de bois 
Honiilrori Broiliers. 

Elles es1 si~~cée nnlr le 
cliemin de la Rivière Sud. 
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L'arpenteur Crawford écrit en 1880 qu'à la Ferme du Milieu: <<depuis nom- 
bre d'années, on cultivait un sol qui rendait toujours et cela sans le moindre 
engrais. Etant donné le rendement de cette ferme ei celle d'En Haut, Deguire 
et Varin, cliargés de l'entretien de la premiére ferme n'hésiteront pas A pren- 
dre des lots dans ce canton4.» 

La compagnie Hamilton continue à couper le bois de la Rouge jusqu'en 
1883. A cette date, elle vend ses limites de la Ferme du Milieu au marchand 
de bois Alex Baptiste. En 1890, les concessions des Hamilton Brothers sont 
entièrement entre les mains de Ottawa Lumber Co. et de J .K.  Ward. 

Description de la Perme du Milieu en 1883. 

<<Au milieu de ce canton nous oublions la ferme dite "du Milieu" 
appartenant a M. Bapliste des Trois-Rivières qui vaut bien la peine 
qu'on en dise quelques mots. 

Cette ferme a une étendue superficielle de près de 2000 acres de terre 
et bois de Ière qualitd dont un tiers est en culture ou en prairie et cha- 
que année on esi inquiet à l'avance pour savoir comment l'on fera pour 
héberger les fourrages, les récol~es el les légumes, malgr6 six granges 
deiiiesurémenc grandes consrruiies dans chaque quartier de la ferme. 

11 faut dire que depuis u n  an et demi cette ferme est gtree par M. 
Panneton père, c'est-à-dire depuis qu'elle a été vendue par M. Hainil- 
ton à M. Baptiste: un grand ordre y a régné er beaucoup de terres qui 
étaient en vieille prairie ont été mises en culture et ont donné des récol- 
tes au-delà de toure attente. 

Nous disions plus haut que cette ferme était et est gérée par M. Pan- 
neton; à ce sujet nous devons ajouter que ce brave gCrant esr I'honnê- 
teré el le bon coeur personnifiés car il n'est pas un pauvre coloii nou- 
vellement arrivé dans le Nord qui n'ait eu recours a son obligeance qui 
est toujours a la dispositioii de tout le monde, néanmoins il ktudie scri 
monde et i l  sait parfairement a qui i l  rend service. 

Si le proverbe "tel maître, tel valet" est toujours vrai, ce dont nous 
tie doutons nullemeiit, pour ce cas présent i l  pourra bien arriver que 
M. Baptiste fasse pour la colonisation en général ce que le brave père 
Panneton fait pour les colons en particulier; c'est-à-dire que le maître 
prociire du travail à notre population, duquel travail M. Baptiste reti- 
rera un grand bénéfice. Noblesse oblige: dotic il  faut s'attendre a voir 
surgir des chantiers sur la Rouge qui n'en a pas eu l'année dernière. 

Dans un travail d'étude sur la vallée de la Rivière Rouge et sur ses 
riciiesses en général, nous reviendrons sur cetle place en geiiéral et sur 
cecte ferme en particulier qui mérite toure notre attention et notre sol- 
licitude. 

E.  Kapps)) 
Source: Le Nord. 18 oclobte 1583. 





Deuxiérne partie 

La marche 
de la colonisation 
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CHAPITRE 4 

Le curé Labelle, 
à la reconquête d'un pays.. . 

Lorsqu'en 1869 le curé Labelle commença a faire chaque année, et plusieurs 
fois, au coiirç de  l'été, ses voyages d'exploration au nord de la paroisse de 

s .-. 5 ,  
Saint-Jérônie, il n'y rencontrait que  bûcherons et amérindiens. C'est en 1876 

a , qu'il visi~e les fermes des Hamilton sur la rivière Rouge dont i l  constate le 
haut rendement agricole. Il en revient convaincu de la vocation agricole des 

; terres de la Rouge. Le 26 septembre 1878, le curé Labelle écrit à Mgr Duharnel, 
i évêque d'Ottawa, qu'il a plante une croix près de la Fernie du Milieu pour 
, marquer le siie de la future kglise de L'Aniionciaiion. Deux ans plus tard 
1 arriveront les premières familles. Mais pourquoi coloniser l e  Nord? Quel est 

le but d u  projet de colonisation du curé Labelle? Répondre à ces questions 
- 1 c'est comprendre dans quel contexte s'inscrivent les origines de L'Amon- 

Contrairement à une conception réduite de la colonisaiion visant la rçpro- 
duction de la société rurale et traditionnelle, le sociologue Gabriel Dussauli 
propose une réinterpréiation du projet colonisateur du curé Labelle comrne 
ayanr éré l'expression d'une utopie englobante de reconquête et  d'indipen- 
dance. L'analyse de Dussault montre que  le curé Labelle a dkfini la coloni- 
sation comme la solution à l'émigration, à la crise économique et à la subor- 
dination coloniale des Canadiens-français. Selon Dussaulr, le cure Labelle 
s'inspirait principalement de l'ouvrage de l'écrivain français Edme Rameau 
de Saint-Pere intitulé La France airx colonies paru en 1860, dans lequel ce 
livre ccapporie et1 quelque sorte (au cul& Labelle) la réilélation: c'est l'eton- 
nanle progression démographique des Canadiens, leur puissance d'expan- 

Le ci,rP sion et conséquemment, I'espéce de processus de reconqudre qui est en cours 
(18?3-/~g1) tout juste un sikcle apres la Conquête)). Or, poursuit Dussault, c'es1 dans 

ce contexte immddiat de reconquète, et non pas de quelque mystique agraire, 
ou de quelque théorie physiocratique de l'économie, que Ramcau situe règu- 
lierement la colonisaiion et, en particulier, celle de l'Outaouais: esiirnanr que 
la population francophone du Canada atteindrait 12 A 15 000 000 d'âmes 
en 1970'. «C'est alors, écrit le curé Labelle en 1888, que la rcvanche de 
Montcalm sera accomplie par la voie pacifique de la force nalive de la race 
française sans même brûler une cartouche. Ce sera la plus grande victoire 
que jamais nation ait acconiplie: conqukrir nos conquérants!'>> 
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Le curé Labelle devient le porieur de ce projet de reconquête qu'il perçoit 
comme une missioi~ providentielle et la terre des Laurentides est la terre pro- 
mise de son peuple. Mais cet.te terre promise est menade de tomber entre 
les mains des Anglais et des protestants, car lors de ses preiniitres explora- 
tions vers 1871 aii dela de la Repousse3, le curé Labelle rencontra des colons 
écossais dkjh inszalles depuis les années 1860 dans les cantons d'Arundel, de 
Salaberry et Grandison (le futur Saint-Jovire). Aprks avoir obtenu leurs bil- 
lets de concession de Sydney Bellingharn, ces pionniers remontèrent le long 
de la rivière Rouge pour aller s'établir sur les lots de la rivière du Diable4. 

La Terre promise. 

<<Quelles Emotions dur éprouver le curé Labelle, quand au mois 
d'octobre 1872, après une ascension difficjle dans l'eau et la boue 
jusqu'au genoux, i l  s'arrêta sur ces hauteurs pour la premiére fois, et 
qu'il vit se dérouler devant lui ces campagnes sans limites. C'était la 
terre promise se dévoilant aux regards et aux aspirations de Moise, 
c'était la réalisation de voeux et de rêves longiemps caressts.» 

Source: Jean-Bapiiste Proulx, Les Arinales Tdr+!s~ennes, Montr.ial, 1882: 47.  

Devant cette progression de la colonisation anglaise, le curé Labelle réagit 
rapidement et lente de prendre en charge le mouvement de colonisation afin 
de le relancer, de l'encadrer et de reconquérir les terres. On l i t  dans un arti- 
cle sur (<Le Royaume du curé Labelle)}, paru dans le journal L'Avenir du 
Nord, 25 janvier 1907: 

ccC'esr entre 1868 et 1875 que le curé Labelle lit ses premieres armes dans 
le comté d'Argenteuil, en y introduisant une forte émigration canadienne- 
française en arrière des rangs serres de la colonie anglaise qu'on y avait ins- 
tallée au commencement du siècle dernier. C'ktait même mieux qii'une colo- 
nie anglaise, c'&ait une série de colonies orangistes; elle formait une veiita- 
ble place forte, dont le curé de St-Jérôme dut faire le siège en règle. 11 créa 
roui auiour ces petites paroisses canadiennes dalis les cantons d'Arundel. 
de Montcalm, de Salaberry, de Wentwort.11; i l  les disposa comme une l i gne  
de circonvellation, et établi1 peu à peu ses logements au pied mime de  la 
muraille. Aujourd'hui. les assiégés tiouffenr dans cette enceinte qui se res- 
serre tous les jours en les étreignant5 comme un l ieil de fer3.)> 

En plus de la reconquête du sol, le curé Labelle écrit à l'évêque de hIoniréa!, 
Mgr Edouard-Charles Fabre, le 19 avril 1887, son rêve de reconquête reli- 
gieuse: (<_le me suis dirige du  côté de l'Ouest parce qu'il fallait enlever aux 
protestants les comtes d'Argenteuil et d'Ottawa et les assurer pour toujours 
en la possession des catholiques et tout cela sans le dire ouvertemeni. Les 
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terres ktanr meilleures de ce côté, je savais que les protestants y jetaient u n  
oeil de concupiscence, qu'ils faisaient des projets pour s'en emparer er nous 
avons dejoué leur plan6,>) 

C'est pour ces raisons que le curé Labelle se met à coloniser et qu'il entre- 
prend aux dires du sociologue Dussault une sorte de programme de réfor- 
mes el de déveIoppement économique. Labelle entend mettre en valeur 
l'exploitarion des ressources agricoles et minières, implanter des manufactu- 
res, développer le commerce, le tourisme et le réseau de chemiti de fer, éta- 
blir un courant d'immigration europkenne francophone et fonder un nou- 
veau diockse a Saint-Jérôme. 

La colonisation de la vallée de la Rouge et de L'Annonciation s'inscrivait 
donc à l'intérieur de ce projer global qui devait creer u n  vaste empire cana- 
dien français reliant le Québec au ~Vanitoba. Ce projer apparaît clairement 
dans une lettre du cure Labelle écrite en 1883 au curé Filion, de Saint-Jean 
Baptiste de Maniroba: «Soyez tranquilles, je m'en vais au Nord-Ouest avec 
mes gens des cantons de la Rouge. Les deux rivitres q u i  portenr le même 
nom de la Rouge, la mienne et la vôtre, sont appelées à se joindre. Noiis 
nous acheminons tranquillement vers les belles et fertiles régions de la Baie 
James. Uiie fois la, nous nous donnerons la main. Partez de votre bord, je 
partirai du mien; on se donnera la main à la Baie James7.)> 

Les Jésuites, premiers 
muftres-d'oeuvre de la colonzsaf ion 

Des 1879, aprks s'être adressé en vain aux Oblats, le curé Labelle propose 
aux JCsuites un projet d'établissement A Nominingue, dans le canton Loran- 
ger, alors que ce canton n'est même pas encore arpenté et qu'il n'y a pas 
encore de chemin carossable au delh de la Chute aux Iroquois (Labelle). 11 
veut associer la compagnie de Jésus à son projet de reconquête religieuse et 
nationale en leur promettant la direction d'un collége et d'un immense 
domaine de 2000 acres. Nominingue deviendrait le centre de rayonnement 
de toute la vallée d'Ottawa. Dans son mémoire présenté aux Jésuites le 14 
décembre 1879, le curé Labelle expose en détails son projet: «Cette vallée 
contient environ cent lieues carrés dont le sol est généralement bon pour la 
culture sans parler de ses richesses minérales et forestiéres. Elle occupe une 
position stratkgique qui  aura une grande influence s u r  les destinées religieu- 
ses et sociales de la province de Québec. 

C'est pourquoi les protestants ont voulu s'en emparer pour en faire une 
de leur forteresse; mais en présence du mouvement colonisateur et catholi- 
que qui les déborde de ïoutes parts et qu i  leur enlève route chance de succès, 
ils dirigent maintenant leurs aspirations vers le Nord-Ouest. 

L'établissement des Jésuites dans cette vallée, qui  est le débouché naturel 
des familles du diocèse de Monrréal, activerait immensément I'tlan coloni- 
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sateur des catholiques vers cetre région, diminuerait notablement le fléau de 
l'immigration, augmenterait considérablement les forces de l'église, rendrait 
les services les plus signalEs A la race française. accroîtrait notre infliience 
dans le conseil de la nation (nous aurions plus de représentants a la Cham- 
bre des Communes d'Ottawa) et nous rendrait maîtres d'un sol qui serait 
une des meilleures garanties de notre avenir narional. 

Un collège dans cette vallée, sous la direction des pères Jésuires qui en pre- 
pareraient les voies tout en poussant vigoureusemeni la colonisation, ren- 
drait d'éminents services A l'église et A l'état. Nul douie que cette population 
des montagnes formée par les exemples, les vertus et la prhdication des Pères, 
fournirait en abondance, d'excellentes vocations I'ktat ecc)ésiastiques.)~ 

Face A ce projet d'établissement, les Jesuites hésirent. On craint I'isole- 
ment. Pour avoir une meilleure connaissance des lieux et du mouvement de 
colonisation, les aurarités des Jesuites délèguent le Père Resther qiii exami- 
nera la région en compagnie du cure Labelle et de l'explorateur Joseph 
Bureau. A son retour 21 Montréal le 27 novembre 1879, apres une excursion 
d'une dizaine de jours, le pkre Resther écrit au R.P. Vignon, Supérieur G.éné- 
ral: «Le Nord, mon Père, voila notre avenir, et dans quelques années votre 
château ïortg.» Les Jésuites y croiront et accepteront de devenir les maîtres 
d'oeuvre de la colonisation du nord dont {(le but principal, prkcise le R.P. 
Vignon, doit etre de sauver les âmes en Favorisant une colonisation catholi- 
que. Se viens de rencontrer un prêtre aposrat, venu de la Rouge d'un endroit 
appelé Nouvelle Belgique ou encore Namur. C'est l'endroit que vous avez 
visite ou aux environs. II était là depuis plus de deux ans, en même temps 
comme maître d'école et comme ministre protestant. 

Norniningue: le centre du Nord. 

(<A !'ouest de Marchand, le departemeni des terres de la Couronne 
fait arpenter cette année u n  nouveau canton sous le nom de Loranger. 
Les KR.PP. Jesuites se sont dicidés à fonder une maison dans ce can- 
ton, sur les bards du lac Nominingue, avec l'intention d'y ajouter plus 
tard lin collEgue. pour procurer le bienfait de l'éducation aux habitants 
de tout le nord de l'Ottawa. 

Ce qui a motive le choix du canton Loranger pour cet établissement, 
c'est que, dans I'opjnion de plusieurs de ceux qui s'occupent du nord 
de l'Ottawa, cette rtgion est destinte i devenir plus tard un centre com- 
mercial. Un chemin de fer la traversera dans un avenir peut-être rap- 
proche; les chemins principaux y auront un  debouché; ei celui que le 
gouvernement vient de faire tracer par M. Joseph Bureau pour relier 
la rivikre Rouge à la rivière du  Lièvre traverse le canton Loraoger .~  

Sourcc: J.O. Fontaine, direcreur de la colonisaiion, Docunienrs de la Sasion. vol. 15 
(1881-82). doc. no. 2. 
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II était donc occiipé 21 pervertir les pauvres colons. Heureusement, il vient 
de partir et j'espère qu'il va retourner dans son pays; en France. Le zèle pro- 
testant devance donc celui des catholiques. Ce serait une Iionte de le laisser 
faire plus longtemps. Ce n'est pas non plus l'esprit de la compagnie d'aban- 
donner une oeuvre sociale et chrétienne comme apparaît la coloni~ation'~..» 

w -* "-" -- - -- 
Tout se joue à Nominingue 

Le développemeiit de la colonisation de L'Annonciation ainsi que de tou- 
tes les missions de la vallée de la Rouge dépend maintenant en grande partie 
de la direction des Jésuites à Norniningue. Pendant la période allant de 1880 
a 1891, tous les regards sont tournés vers Nominingue et toute la presse au 
Québec suit pas à pas la marche de la colonisation. En 1880, l'établissement 
des Jésuites 21 Norniningue est aménagt par Dosithée Boileau, un colon de 
L'Annonciation. II construira des bâtiments de ferme, une maison, une cha- 

. pelle et il dkfrichera et cultivera plusieurs arpents de terre". 

Marcel Murrineou. 
jésuite. 

Ce n'est qu'en janvier 1883 que le père Marcel blartineau, jésuite, preii- 
dra possession de la mission de Nominingue. Quatre ans plus tard, i l  sera 
relevé de ses fonctions par ses supérieurs A cause de sa mauvaise administra- 
tion. Tous les colons seront attdres par le départ de ce père qui symbolisait 
tant la foi dans la marche de la colonisation de la région de Norniningue. 
On s'inquiète et on s'interroge: voyant la précarité financierr: de la mission 
de Norniningue, le nouveau supérieur, le pere Hamel, tournera-t-il le dos au  
projet du curé Labelle? D'autres problemes surviennent dans le projet de 
colonisation, menrionnons la dure lutte menée par le curé Labelle contre les 
compagnies forestières, les lobbies des marchands de bojs soutenant que  c'est 
pure folie de coloniser le nord, une terre de roches et de  forêrs. 

Les annbes 1887-1889 furent une période difficile pour les colons du nord. 
A L'Annonciation, 3 familles s'en allérenl et aucune ne vint les remplacer". 
A Nominingue, «la colonisation, très prospère dans le principe. subit un arrêt 
très désavantageux. La plus grande partie des lots du canton Loranger a été 
acquise par des propriétaires riches demeurant pour la plupart à Montréal. 
Ces personnes placèrent sur leurs terres quelques fermiers, mais bientdt rebii- 
tés par les dépenses, elles se découragèrent, renvoyèrent leurs tenanciers et 
demeurèrent rranquilles. I l  s'ensuivit que la population au Nominingue dimi- 
nua plutôt qu'elle n'augmenta; les missionnaires lutterenr de toutes leurs for- 
ces contre ce désastre-ux état de choses, mais ce fut  en vain. Les terres vacan- 
tes étant très éloignees, et de plus privées de chemin, restkrent sans acqukreurs, 
et la mission demeura stationnaire durant plusieurs années. Les travaux du 
chemin de fer furent suspendu13.» En 1888, le pkre Lemire, envoyk par le 
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supérieur général, dresse uii iableau sombre de la colonisation: paroisses et 
niissions endettées, mauvaise administration, manque de leadership du pire 
Neault, mauvaises conduites du pere Sancerre et du frère BoilylJ. Il n'en fal- 
lait pas plus pour que le 14 mai 1889, le père Neault de Nominingue annonce 
au pere Martineau qu'il est "fortement quesiion de supprimer la mission de 
Nomininguel5. » 

En octobre 1889, le pere Hamond confie au pere Martineau, au sujet de 
Nominingue: ccque ce n'est pas une oeuvre de la compagnie, qu'il n'y a aucun 
avenir, que ce ne sera jamais un gros village, qu'il n ' y  aura jamais aucun 
avantage pour un collège de la compagnie ... que dans vingt ans, il n ' y  aura 
plus de trois a quat.re mille âmes; qu'il vaudrait mieux abandonner, que c'est 
une aïfaire décidée, qu'on abandonne16.» Le père Neault réécrit, en 1890, 
((nous serons peut-être obliges nous-mêmes de partir bientôt. Chose cerlaine, 
c'est que le Pere Supérieur n'aime pas le Nomininguefl.» 

Ces années tristes s'assombrireni davantage par la mort du cure Labelle 
dans la nuit du 3 au 4 janvier 1891. Avec lui semble s'évanoiiir son rêve gran- 
diose de colonisation du Nord-Ouest. Les calons sont découragés et se sen- 
tent dans une impasse. «La Sociéré de Colonisation ne donnera plus un sou 
aux pionniers du Nord, et, d'un seul coup, tout se ralentit et semble corn- 
promis. Le rêve d 'un homme ne sera qu'un rêve. Les colons vivront comme 
i l s  pourront et leurs desservants se trouveront en face de mille obstacles très 
difficiles à surmonter. Le cliemin de fer ne se construit pas, rares sont les 
écoles, pauvres sont les chapelles, exagérée et uiopique apparaît la fonda- 
(.ion d'un collègue sur  les bords du Lac Nomini~tgue'~.» 

L 'habiia~ion des 
pères jdsviies 
h Nonitnrngue. 
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-- - 

«Soudain tout s'écroule.)> 

Le sociologue Gabriel Dussault relie la mort du curé Labelle au con- 
f l i t  q u i  l'a opposé a son évêque, Mgr Fabre, de Montréal; conflit se 
soldant par l'éclizc de la création d 'un diocèse à Saint-JerGme. Mgr 
Fabre refusait le démantélement de son diocèse pour fonder celui de  
Saint-Jérôme. Cela signifiait pour le ciit-6 Labelle l'échec de son projet 
de reconquête. 

Arihur Buies, tin ami très proche du cure Labelle, décrir les consé- 
quences de l'effondrement du rêve de Labelle: <<Soudain tout s'écroule. 
U n  mot arrive de Rome qui brise le f ve et l'âme de l'apôtre, et lui- 
même q u i  sent qu'il n'a plus qu'à mourir, reçoit avec grâce la mort 
qui repond A son appel muet. 

II senlii que tour éiait Fini pour lui dçsormais et i l  ne songea plus 
q u ' a  se retirer, a se retirer iellernent qu'il voulait abandonner sa cure 
et se rériigier dans un ermitage, au fond du  canton Salaberry, sous 
l'ombre épaisse de la monragne tremblaiire loin de tous les bruits 
Iiumains.r) 

Source: L 'A  venir du iiord, 16 juillcl 1897. 

Ce qui  était redouté arriva: les Jésuites quitient les lieux eii 1891, en lais- 
sant derrière eux des habitants émus, troublés ... Apris tant d'années de durs 
labeurs, de miséres et d'espoirs. Pour  certains colons, la raison du départ 
des Jésuites reste encore un mystère impénétrable". Les colons de L'Annon- 
ciation reprochent aux Jésuites d'avoir sacrifie les intérêts des missions du 
nord au besoin de leur c ~ r n r n u n a u t e ~ ~ .  

Voyant que la décision des Jésuites éiaii irrévocable, Mgr Duhamel, évê- 
que d'Ottawa! s'ernliresse de contacter les Clianoines Réguliers de 
l'lmmaculee-Conception en France q u i  accepteront de  prendre la succession 
des Jésuites. Ce sera le dibut d'un nouvel épisode dans l'histoire de L'Annon- 
ciation e l  de Canton ~Varchand. 
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CHAPITRE 5 

Les pionniers 

Pour rialiser son projet de reconquèie nationale et religieuse, le  curé Labelle 
réussit a convaincre u n  grand nombre de colons à venir s'établir dans l ' u n ,  
des 29 cantons situés dans les vallées de la Rouge et de la Lièvre, (voir la 
carte no 4). C'est au printemps 1880 que le Cantoii Marchand oii la mission 
de L'Aiinonciation voyait arriver prés de la Fertne du Milieu les quatre pre- 
inieres familles; le 20 inars Jean-Baptiste Groulx, le 27 mars, Ernery Char- 
[rand; puis Pierre Laiour et enfin, le 3 mai, Dosithée Boileau. 

De 1880 à 1891, la mission d e  L' Aiinonciation connaîtra un accroissement 
de popiilation corisidérable. Comme le montre le tableau 1, les effectils totaux 
passent de 238 habitanis en 1884 à 414 en 1 S91. Le taux de croissance enre- 
gistré est de 73,9070. En onze ans,  74 familles se sont installées datis le Can- 
ton Marchand. Un fait massif se dégage: c'est iin bloc homogène franco- 
phone et carliolique que forme la populaiion de  L'Annonciation. A ce point 
de vue, le curé Labelle a aiteini au maxinium son objectif de reconquête fran- 
çaise cl religieiise (voir la liste des Familles de colons en atinexe 2). Le père 
Jos. Grenier, jésuite, desservanr la mission d e  L'Annonciation, fait la remar- 
que  suivante en 1890: qiie la populaiion, sans immigratioii et nialgré le départ 
de 3 Familles depuis 1887, a augmenté de 13 âmes e n  1888 et de 16 en 1889. 
Les rapports des tnissionnaires indiquent qu'i l  y a déjà un mouvement migra- 
toire dans cette jeune missioii: 25 familles arrivent et I I familles partent eiitre 
1884 et 1888. 

1880 1882 1883 1884 1883 1886 1887 1888 1890 1891 
a) Population iotalc 238 252 292 337 396 414 
h) Nombre de îarnillc> 6 1 1  35 34 43 SS 63 74 

1 . françaises 33 43 58 
2 .  carholiqucs 6 1 1  35 31 43 48 63 74 

Source: Recenseinent du Canada d r  1891. Rappons :ti?niicls des missionnaire de L'Annonciation 
de 1880 A 1891. 
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Le magnétisme du cure Labelle. 

{(Dosirhée Boileau a élé, lui aussi, magnétisé par le cure Labelle, dans 
une drôle de circonstance. Boileau était garçon de ferme chez nion père. 
II érait le père d'une nombreuse famille. Le curk Labelle se mit à le 
cabaler pour l'envoyer dans le fond du nord. 

Une dizaine de citoyens de la ville de Saint-Jerome veillaient un soir, 
chez le curé Labelle. Mon cousin était du nombre. A un certain moment, 
Boileau se leva pour aller prendre un verre d'eau. Le curé Labelle le 
saisii par le revers de son habit, le colle dans un coin de la salle et ,  le 
secouant fortement, lui dii: ((Vas-tu m'en donner, une fois, des che- 
mins pour mes colons? Vas-tu l'abolir, une fois, cetie damnée monta- 
gne de la Repousse? Vas-tu le bàiir, une fois, mon chemin de fer?)) 

{(Pauvre Boileau, qui gagnait $15. par mois, i l  se trouva passable- 
nient abasourdi par une pareille scène et de pareilles obligations. 

-Mais, reprit Boileau, je ne suis pas capable de faire tout ça)). 

{(Tout le  nond de éclata de rire. Le curé réalisa sa position. II venait 
d'avoir une distraction. II croyait tenir dans ses mains le premier ministre 
de la province de Québec*. 

((D'un autre côté, Boileau était inocule. Quelques jours après, i l  mon- 
Lait dans le nord avec sa nombreuse famille, ayant comme capital des 
dettes a payer. 

{(II a aujourd'hui le bonheur de  voir ses sept garçons établis autour 
de lui, a la tête du commerce de L'Annonciation, et d 'une industrie 
qui leur rapporte de 25 a 30,000 piastres par année. 

((Boileau et sa digne compagne ne veulent pas mourir. II a quasi aban- 
donné la culture, mais forcément, puisqu'à la place de l'avoine i l  a 
pousse siir sa ferme une gare de chemin de  Fer, des hhrels, des maga- 
sins et des usines. 

H M .  Boileau est l 'un des Fondateurs de la florissante paroisse de  
L'Annonciarion, avec les MM.  Charbonneau, Cliartier, Cuay,  etc.)} 

Source L'Aijenir drt Nord. 74 mdi 1907. 

*Cetle c r r  riste sceneii avcc Dosithke Boileau a passablement dtrangé klgr Fabre. kvêquc 
de Montréal. I I  écrit au cure Labelle le 29 juin 1877.  ccce que je regreiie encore plus c'est 
qiie ceire aventure soit connii clii piiblic ( ..) \'ou$ comprene7 racilemeni qu'il l ie  peut 
qu'en rkolter  un rres grand mal aupres du pcuple. Ayez donc assez dc puissance sur 
vous-même pour enterrer ce fait ct ne plus en parler i i  

A N Q - Q ,  APG. 124-497 
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Qui sont les pionniers? 
D'ou viennent-ils? 

Selon l'hisiorien Samuel Charette, la plupart des colons ont été recrutés 
dans le comté de Tcrrebonne, dans Saint-JkrBmc et les paroisses voisines, 
(voir le tableau 2). 
- -- - 

Tubleuir 2.  Provrnonce des Jarniile.~ Pfublies t f u n ~  /e Coritoii Ahrcliund entre 1880 el 1891 

ComiP Plirolsw Nombre de familles 

Deux-Motitayneç 
Papineau 

Laval 
hlonirkal (ville) 
Troiq-Riviires (ville) 
Origine inconnue 

Sainr-Jérdme 
Sainie-Scholasrique 
Sainie-Tliérese 
Sainie-Adèie 
Sainre-Pigarhe 
Sainf-Augiesrin 
Sain[-Jovite 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
Oka 
Saint-André-Arellin 
Thurso 
Saint-Jacques I.'Achigan 
Saint-Donal 
Saint-Vinceni-dc-Paul 

Squrre: Saniuel Charerre. Doulcc Souvenance: 38-63 

L'liistorien Samuel Charette constate q u e  ules facreurs, parenté el voiçi- 
nage. provoquèrent dans plusieurs cas un couranr de deplacemenrs'.» Les 
vieux défricheurs lui ont dit: «Voyez-vous, nous étions nombreux chez-nous; 
notre vieille terre ne pouvait plus ètte subdivisée; mon père, dont les nioyens 
?:aient limités, se voyait incapable de nous établir sur une terre cultivée, sur 
celles en bordure oii au sud du fleuve; surtout i l  avait bien peur de nous voir 
quitter le Canada pour les États-unis; alors i l  nous encourageait à aller pren- 
dre un lot prés des ~ermes!.» Ainsi, IJarce qu'au milieu du 19e siécle, la 
plajne du Saint-Laurent, contenant les meilleures terres du Qiitbec, est pres- 
que totalement occupée, les fils de cultivateurs di1 comté de Terrebonne à 
la reclierche de terres remontent la rivière d u  Nord et ses aftluents. Ceux 
qui ne  prenrienl pas ce cheiniii parteni pour le rravail en usine dans les villes 
du QuCbsc et de  la Nouvelle-Angleterre. Enire 1840 et 1900, i l  sont 600,000 
à quitter le Québec pour les États-unis. A l'époque, c'est uiie catastrophe 
quand on pense que le Québec ne cornpiait en 1871 que 1,191,516 Iiabitants. 

Parmi les pionniers du  Canton Marcliand, 011 y retrouve des aventuriers, 
des nomades qui ont un besoin viscéral de l'air du large, de  courir les bois, 
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de regarder constamment vers l'horizon. Joseph Sarrazin est de ceux-la. Né  
i Saiiit-Joseph en 1820, i l  s'itistalle successiveinent a Saint-Benoît en 1846, 
i Saint-Sauveur en 1852, a Saint-Agatlie des Monts en 1858, à Saint-Jovite 
en 1875 et enfin. à L'Annonciation en 1883. Par t ic i~ant  A l'ouverture de toutes 
ces paroisses, ii a refait quarre fois la vie de II a rnème eu I'inten- 
tion d'aller ouvrir une autre paroisse sur la rivière La Lièvre alors qu'il 
avait déjà atteint un àge très avancé dkpassant de loin la soixantaine. 

~ o m m o n s  aussi   ho mas Brunet, né i Sainte-Scholasiique le 31 octobre 
1832, i l  voyagea beaucoup et parcourut presque tous les chantiers du Haut 
et du Bas-Canada. En 1858, i l  se inaria à Sainte-Adèle et résida quelques 
années dans cette paroisse, puis i l  se rendit i la Gatineau avec iouie sa famille 
et au bout de neuf ans, i l  revint se fixer A Sainte-Agathe. En  novembre 1880, 
i l  repartit pour fonder la nouvelle mission de L'Annonciation e i  se chargea 
du poste de traversier sur la rivière Rouge. 

Les premières familles de colons n'étaient pas très riches, comme l'illustre 
le cas de Dosithee Boileau aui  devait six cents dollars et n'avait rien pour 
payer ses dettes; le curé ~ a b e l ~ e  raconte <<je le dirigerai vers la ~ o u g c .  Je 
dus faire une quête pour Ii i i  donner les moyens d e  s ' y  rendre. Même je jouai 
a u x  cartes A la condition que le gain passerait tout entier au profit d'un colon 
et j'cus le bonheur de faire dans cette soirée cinq dollars qui deirinreni le 
bénéfice de Boileau3. » 

Citons également Joseph Sarrazin qui avait une derte de $ 3 5 .  er une Famille 
de huit enfants a faire vivre. II  quitta Sainte-Agat he pour tenter sa chance 
a L'Annonciation en 1883. Le deplaceinent des colons prit parfois l'allure 
d'une odyssée périlleuse, la précarité des moyens de communication, I'éloi- 
gnement des marches, des centres et des services aggraveront la situation 
de pauvreté et de misère des colons. Comme en témoigne les récits des 
pionniers, leurs conditions d'existence itaient pénibles. 

Par contre, installés côte à côte le long des rangs du Canton Marchand, 
les colons dkvelopperont un sentiment de solidarité et d'entraide commu-  
nautaire. Dans les corvées, les colons se rassemblent pour I'éreccion d ' une  
grange ou d 'une  maisoii, le broyage du lin, l'épluchage de blé d'inde.. . Tout 
ce iravail s'effectue dans lin esprit de fête se terminant bien souvent par un 
souper ou une veil lk.  

I 
«Chaque pied que j e  citifriche est bien a moi.)) 
TLmoignage de la  famille Chartrand. 

I 

1 

I 

<(En janvier 1880, il achète u n  camp-kcurie des Hamilton, a la Ferme 
du Milieu. Le 17 mars 1880, de grand matin, il attelle deux chevaux 
empruntés, a une sleigh double, dont le fond est couvert d 'une  bonne 
épaisseur de loin; i l  y jette une table, deux chaises, un sac de farine. 
unc poche d e  patates, u n  baril de  lard vide, une boîte d e  galettes cui -  
tes, deux briques de lard salé. Les deux plus vieux de ses garçons: Ubald, 
8 ans, Eugène, 7 ans, complètent la charge.)) (...) 
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Arrivés au  campement, <des deux peiits garçons poussent la porte 
et ,  d'un coup d'oeil, ils decouvrent un lit  de branches de sapin dans 
un coin, une truie (baril de tale servant de poêle) que les derniers occu- 
pants avaient laissée et un peu de paille. Le pere Chartrand mène les 
deux chevaux a l'écurie de la compagnie. rapporte du bois et allume 
un bon feu.  Les articles de menage sont placés. on mange et, conime 
on n'a rien pour s'kclairer, le phre &tend les couvertures des chevaux 
sur le, lit et les enfants s'endorment.» (...) Une semaine plus tard, le 
père Ernery retourne chercher sa femme, Azilda Daoust, ses cinq autres 
enfants et le reste du ménage. Au retour, comme la rivière est presque 
libre de glace, on utilise un grand bac, que Chartrand dirige à l'aide 
d'une gaule d'épinette. pendant que Madame Chartraiid, restée sur la 
berge, le retient contre le courant par une longue corde. 

La première année, le labour se faisait au moyen d'une grosse bran- 
clie d 'orme aiguisée, que la mère, aidée un peu des deux plus vieux gar- 
çons, tirait dans le sillon avec un câble passé sur l'épaule. Le mari tenait 
l'autre bout dans l'angle voulu pour renverser cinq ou six pouces de 
terre. Quand les racines enjambaient la charrue, celle-ci servait de levier, 
tant qu'elle résistait à la force de l'homme; le pliis souvent la racine 
cédait et fouettait le visage qui s'était penché avec le corps. Le plus 
dur ce n'était pas de labourer cette terre légère, presque sablonneuse, 
c'était de travailler dans lin pouce ou plus de cendre de bois, qui collait 
sur le corps en sueur, eniplissait les narines, le gosier et les yeux. Ajou- 
tez A cette suie un bataillon de maringouins et de brulots affamés qui 
dévoraient sans rkpit, et vous aurez une idée de courage, de I'tnergie 
qu'il fallait pour ccouvriri) des terres neuves en de seinblables condi- 
tions. (...) 

Le père Émery devait se rendre à pied à Saint-Jovite, emportant sur 
son dos une poche de grain pour l'y Faire moudre, e l ,  le lendemain rap- 
porter la farine ainsi que  du lard; la distance est de huit lieues. A voir 
cet homme aux prises avec la vie sans autres ressources que ses deux 
bras, ses deux jambes, sa tête et son coeur, c'est A se demander com- 
ment il ne s'est pas décourage. 

À Arthur Buies, qui  lui exprimai1 son admiration er son éronnemerit, 
Chartrand répondait: (cici je mime dur, mais ce n'est pas plus fatiguant 
de bûcher, une Pois accoutume, que de travailler dans les «facroriesi) 
de la ville; quand le soleil chauffe d'un côté de l'arbre que j'abats, je 
me mets de l'ancre bord; on se fait chauffer la couenne bien moins que 
ceux q u i  travaillent dans les grosses fonderies; et puis quand je suis fati- 
gué, je ine repose. Y pensez-vous, monsieur, chaque pied que je défri- 
che est bien à moi, i l  me rapportera de quoi vivre, de quoi établir ina 
famille.)) 

Source: Samuel Charetir, Dotilce Soirvetia~rce: 67-70. 
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«On se tasse les lins h cale des autres 
pour ne pas geler.)) 
Tkmoignage de la famille Boileau. 

(<Le 28 avril 1880, des voisins viennent prèier mairi-forte aux Boi- 
leau, empilent le ménage sur deux voitures louées: il faut être prêt a 
partir de bonne heure, le lendemain, pour la périlleuse odyssée. Avec 
les articles de ménage prennent place Dositliée Boileau, sa vieille mère, 
sa femme filoise Pagé, et les huit enrants: Dosithée, Charles-Borromée, 
Alphonse, Eugkne, Joseph, Éliza, Marie-Louise et Edmond. Tard le 
soir, on a dkpasse Sainte-Agatlie d'une dizaine de milles et on couclle 
chez France Laviolette. Les femmes e i  les quarre plus jeunes s'éten- 
dent à terre près du poêle, les sept autres se font un nid de paille h côté 
des chevaux. Le pire de la route est passé, une fois la montagne du 
Sauvage franchie; pour les colons et les voyageurs, l'&preuve capitale 
fut toujours la passe du Sauvage. 

Eii partant a l'aiibe, le père Boileau croit arriver tôt la Ferme du  
Milieu. le soir du  30. D'ailleurs, les gens de la Ferme sont prévenus 
de se rendre aux grarids rapides Macaza. Plus on avance, plus les che- 
mins devienneni impraiicables, i cause du dégel; les chevaux n'ont pliiç 
la force de soriir leur charge des ornières. Boileau et les deux charre- 
tiers marclient en avant et couvreni les fondrières de grosses branches, 
pour s'éviter le desagrément de  decharger et recharger. Enfin, au début 
de la nuii, on arrive à peu prPs l'endroit indique aux Fermiers. Les 
proprietaires des voitures n'ont pas e u  la parience d'attendre et sont 
retournks a la Chute-aux-Iroquois (Labelle). 

Que faire seuls dans le bois, à cette heure avancée? On attend. on 
appelle, mais personiie. À cet endroit, la rivière Rouge est rapide. mais 
peu profonde et gubable. Par précaution cependant, le p&re Boileau 
donne a tous le mème câble a tenir, pendant qii'il s'avance eii tête, pru- 
demmeni, à tâtons, pierre par pierre, port.ant l'avant-dernier cles enfants 
à califourchon sur son COU; la grand-mhre ferme le cortége.  madame 
Boileau serre son bébé de quirize jours sur son bras gauclie et, malgré 
des precautions infinies pour glisser de  roche en roche, elle perd I'équi- 
libre et iombe datis l'eau glacée, jusqu'a la ceinture. Saisissani son gou- 
pon a deux mains, elle le pose sur  sa iêre et contiiiue sans autre acci- 
dent, jusqu'à la rive. On se tasse les uns à côte des autres pour ne pas 
geler et le père conipte d e  la main dix têtes. Boileau pleure et prie.» 

Source: Samuel Charerre. Dou/ce Souvenance: 7) -78 .  
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((II dut emprunter $10. pour se marier.)) 
Tdmoignage de la famille Desjardins. 

En octobre 1880, {<Ferdinand se rendit sur son lot, monta une habi- 
tation de douze pieds carres: i l  était colon. On défricha deux mois, or1 
descendit à Saint-Jérôme a pied pour les fêtes: quatre jours de marche 
dans six pouces de neige, à iravers les bois. On remonta en janvier 188 1 
avec le premicr kqiiipemenr: un cheval, une paire de  boeufs, un poèle, 
des provisions. En 1883, Ferdinand se construisit une maison de 
20 x 24; sa propriété valait bien $400 mais il du1 emprunter $IO pour 
se iiiarjer a Rose-Anna Drouin, dans la maison de Ponton». 
Source: Samuel Charerte, Doukiv Souvenonce: 143.  

((11 les encourageait à rester sur leur terre.» 
Témoignage de la famille Charette. 

((Isaac Charet te de  Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson envoya six de 
ses douze enFants pour le Nord: Herménégilde, Narcisse, Moïse, Bénani, 
Isaac Fils, Alphonsine. Pour conserver. chez ses enfants, l'esprit 
d'entraide et de fraternité, il leur acheta des lots dans les rangs 1 et I I .  
Ce.fut le rang des Charette. 

A l'automne de 32385, les quatre plus âges s'en furent défricher et 
bàtir un abri; le père élaii monté avec eux pour attribuer à. chacun ses 
lots respectifs. En les quitiant, i l  laissait a Herménégilde, l'aîné, la res- 
ponsabilité d u  travail, de la cuisine ainsi que  la conduite de ses trois 
frères. 

A l'hiver de 1889, h4oise et BCiiani, âgés respeciivement de 20 et 18 
ans, montèrent donner un coup de main aux deux plus vieux. A Labelle, 
ils qui1 terent leur  cocher d'occasion, achetèrent une poche de pois, un 
sac de farine et s'engagèrent dans Ic bois pour termirier à pied les 18 
milles de leur voyage. Ils avaient des provisions et s'arrêtèrent en pleine 
nuit prendre une bouchée. En coupant du bois pour le feu, Bénani 
s'abattit la Iiache sur un pied el se fit une large entaille. Impossible pour 
lui de  coniinuer à pied. Moïse tailla deux perches de bouleau, les lia 
ensemble, étendii son frère sur les sacs et tira la charge sur la neige 
jusqu'à L'Annonciation, soit une dizaine de milles. (...) 

Le vieux père Charette de Sainte-Marguerite n'abandonna pas ses 
six enfants établis sur leurs lots neufs à L'Annonciation. II vint passer 
plusieurs hivers chez eux, jusqu'h sa mort en 1903. Il les encourageait 
à rester sur leur terre, au  lieu d'aller gagner quelqiies piasires dans les 
chantiers: L'hiver vécu chez vous et passé au iravail intelligent pour 
l'avancement de votre culture, pour la préparation de bois de charpente 
et  autres, pour la construction des bhtiments de la ferme, pour la con- 
fection ou la réparation d'instruments aratoires, pour la préparaiion 
de l'abattis de l'année suivante, vous vaudra plusieurs hivers au  ser- 
vice des autres.» 
Source: Samucl Charet le ,  Doulrc Souvenrrnce: 88-91 
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«Sa mansarde prenaii vent de foutes parts.>> 
Témoignage de la famille Chalifous. 

({Quand Jean-Baptiste Chalifoux, surnommé «Nicré>i, vint e n  1883 
dans le canton Marchand, i l  prit 15 jours a couvrir ln distalice de Sainte- 
Agathe à sot1 lot: tous les rnallicurs s'éiaierit conjurés pour faire obsta- 
cle à son projet. D'abord la pluie ne cessa de tomber, ses provisions 
furent saturées d'eau. Les galettes de sarrazin, ou mate-faim, moisi- 
rent, si bien que  son chien n'osait y toucher; et Baptiste n'avait pas 
autre chose A se mettre sous la dent que du lard cru. X I  aurait bien fait 
du feu, mais les allumettes étaient trempées. Les traits de l'attelage se 
brisèrent; pour les réparer, il tailla des laniires de cuir à rnème les rênes. 
Arrivé chez lui, i l  n'aura pendant quelque temps que des paiates a man- 
ger. Comme sa mansarde prenait vent de toutes parts. i l  arracha avec 
ses doigis, faute d'outils, la mousse aux arbres et calfeutra les joints, 
avant de les bousiller de mortier de terre. 

Sa maisonnette eii bois rond a queue d'aronde pouvait maintenani 
recevoir sa rernrne, Flavie Beauséjour. A deux, le dénuement et la misére 
se supportent mieux, même si les enfants doivent partager les souffran- 
ces et les privations.>) 

Soiirce- Samuel Cliarcr t c.  Doulce Souvei~ance: 82-83. 

Les voies de com~nunicalion 
En 1880, les premiers coloris di1 Canton Marchand devaient emprunter un  
chemin de chantier de bois pour se rendre a leurs lots. C'était, raconte Arthur 
Buies, ((un chemin horrible, praticable seulemsni dans les plus beaux jours, 
dérobé, la plupart du temps, sous les souches d'arbres laissées sur place, les 
rochers à fleur de terre et les ornières profondes d'ou l'on n'arrivait pas rou- 
jours a tirer les grossiers véhicules qui s'y aventuraienr. C'était la seule route 
offerte aux colons; elle n'était pas m&me ouverte, elle avait élé simplement 
tracée, avec quelqiies abattis d'arbres pour e n  indjquer le passage. Parfois, 
la voiture qui portait la nialle à la ((Chute aux Iroquois>> u n e  fois par semaine, 
y rtstait engloutie; alors i l  fallait aller la chercher cheval, et si le cheval 
lui-inême ne réussissaii point à passer, on restait privé de la malle. Cela durait 
jusqu'i dix ou douze jours de suite, suivant les temps et les saisons".» Ou 
quand ce n'est pas le pont q u i  est emporté par !es glaces du printemps comme 
cela s'est passe a L'Annonciation en 1585. 

Enlre 1880 ei 1884, environ une vingtaine de kilotnétres de cliemins de colo- 
nisation seront construits au Canron Marchand ainsi qu'un chaland a la Ferme 
du Milieil. Les deux plus importantes voies terrestres son1 le chemin Cha- 
pleau, dii noni d '  Adolplie Chapleau, premier ministre du Québec de 1879 
à 1882. 11 a une tongueur de 89 kilomètres et relie la Chute aux Iroqiiois à 
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Kiamika en passant par les lacs Lacoste, ailx Bois-Francs, Jaune et Nomi- 
ningue. Construir ious la surveillance de Dosithée Boileau enire 1882 et 1884, 
le chemin Chapleau était a celte époque le boulevard de  la colonisation. Le 
second clicniin, le chemin Boileau, du noni de Dosithée Boileau, liera 
L'Annonciation el  Nominingue par le côté sud-est du Lac Nominingue. La 
mauvaise condition des rniites, surtout au priniemps, a entraitré unc aug- 
meiitation effarante des coûrs des produits vendus aux pauvres colons. Un 
sac de  farine, que I'on payait à Saint-Jerome $2.1 O coûtait $3.35 et jusqu'à 
$4.00; un sac de sel dc 200 li\lres, coûtant 80 sous à Saint-Jérôme, valait 53.50, 
$4.00 ou $4.50. 

Q u a n d  et comment se rendre a L'Annoncialirin en 1887. 

((Autant que  possible. c'est le printemps, aux derniers chemins 
d'hiver, qu'il fai.11 se rendre dans 110s cantons. Les transports coûie- 
ront inoins cher, e; vous serez certain d'erre prêt pour les premiers ira- 
vaux du printemps. 

Plusieurs monteni l'automne pour faire quelques dérrichements et 
construire le chantier qui recevra la famille au printemps. Ces travaux 
préliminaires sont très uriles et d'un grand avaiiiage pour le colon. [Is 
évitent Q la famille les ennuis el les souffrances du campernenl provi- 
soire. 

Pour pénétrci- dans ce district, la roure la plus courte et la plus facile 
est celle de Si-JGrÔme qui est à 33 milles de Montrkal et ou I'on trou- 
vera des lignes de diligence fort régulières et des voitures de loiiage pour 
convenir B tous les goûts et à toutes les bourses. 

La diligence cn dçstinatioii de la Rouge et du Nominingue part tous 
les jours pour se rendre directement a Sie-Agathe: prix $1.25; de là, 
le lundi, mercredi et vendredi, elle vous rend, pour $1.25 à St-Jovite, 
d'où elle Tait deux voyages par semaine a la Chute-aux-lroquois, les 
mardis et vendredis, prix $1.00; de ce point elle va une Fois par seinaine, 
Le mercredi au Nominingue et le même jour à L'Annonciation.)) 
Source: G A .  N a n ~ e l ,  LP ,;Vor~l-Ot~e~l, 1 887: 20-21, 68-69. 

LA POSTE Avant I'établissemeni du bureau de poste au village de L'Annonciat.ion, chez 
Joseph Derners le ler janvier 1885, les gens de Canton Marchand devaient 
se déplacer à la Chute aux Iroquois (Labelle) porir y chercher ou expédier 
leurs lettres une fois par semaine. Le service de la livraison postale était sou- 
vent irrkgulier et, pai.fois, les lettres ei les journaux ne parvenaient que  de 
trois semaines en trois semaines. 

LA CONSTRUCTION Dès 1869, le curé Labelle a entrepris des démarches pour la construction d'un 
DU clieniin de fer reliant les cantons d u  nord à Montréal. Le preinier tronçon 

CHEMIN DE FER Saint-Jérôme / Montréal sera inaugure en 1876. L'année suivante, la ligne 
entre Montréal cr la 1-iuiere Rouge est toute ballastée. Mais la construction 
tarde ei les colons s'inquieteni. 
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En 1882, presque tous les colons de la vallée de la Rouge signeni une requête 
demandant au  gouvernenient le prolongement de la voie ferrée jusqu'a Sainle- 
Agathe et même jusqu'a Wirinipeg. 

A Quibec,  le député Nantel du comié de  Terrebonne dir à l'Assemblée 
Nationale: «Que l'on ne s'imagine pas que le chemin de fer des cantons du 
Nord n'intéresse que trois ou  quatre comtes. Non i l  intéresse près de la inoi- 
t i i  de  la population tocale de notre province, il intéresse tous ces ouvriers 
fatigués de gagner leur vie au jour le jour et  qui, de  toutes les parties de la 
rdsion de  Montréal, demandent bien souvent s'ils peuvent, sans grand capi- 
tal, s'établir sur les cantons du  nord. II inthesse tous ces fils de cultivateurs 
q u i  ne peuvenr se diviser à l'infini le domaine paternel et sont bien obligés 
de s'éloigner pour chercher où s'ktablir; i l  iiitéresse tous ces petits fermiers 
de  nos vieilles paroisses qui vkgitent dans les dettes avec de nombreuses famil- 
les et se trouveraient si au large avec tous leurs enfants, sur nos belles [erres 
du iiord. Enfin, la construction de notre chemin de Fer intéresse une popula- 
rion de cinq ceni mille âmes au moins5.>> 

De Nominingue, le missionnaire Neaulr, jésuite, écrit a u  curé Labelle, le 
24 avril 1888: «Monsieur le Curé, on compte beaucoup sur le cheniin de  fer 
ici. Va-1-on être désappointé? JI  faut espérer que lion. On est persuadé que 
le succes dépendra de I'arritude que prendra votre Révérence. Vous avez déjà 
tant rail pour nos canrons; vous nc pouvez laisser votre oeuvre inachevée6.), 
Finalement, la coiistruction du chemin de Fer Saint-Jkrônie / Chute aux Iro- 
quois (Labelle) est complétée le 8 septenibre 1892. Les colons de L'Annori- 
ciaiion attendront encore une décennie avant d'entendre le sifflet du train. 
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CHAPITRE 6 

terre la forêt 

Arpentés des deux côiés de la rivière Rouge par les explorateurs W. Craw- 
ford ei J .  A .  Martin, plusieurs ceniairies d'acres de lerres publiques son1 mis 
en vente dans le Canion Marchand en 1878. Elles se vendent généralement 
en lot de 100 acres aux colons (<de bonne foi)) qui devront répondre a certai- 
nes exigences pour s'y établir. Ils devront payer comptant u n  cinquième du 
prix d'achar du loi qu'ils obtiendront par un acte de vente conditionnel et 
le reste en quatre versements égaux et annuels avec intérEt de 6%. Le prix 
des lors du Canton Marchand était de 30 cents l'acre et la vente s'efleciuait 
dans le bureau dc A .  B. Filion, a Greiiville, agent des terres représentant 
le  départeinent des Terres ei Forits. Par contre. c'kiait auprès de Dosithee 
Boileau qu'il fallait s'adresser pour ceux qui voulaient des informations sur 
la qualité des rerres dans le Canton Marchand. On peut lire dans le Guide 
d u  Colon de 1880 que:  ((Ce canton possède un grand nombre de bonnes ter- 
res. Le site de l'Église est fixé aux Nos. 46 ei 47 du côté ouest de la rivière. 
C'est une position admirable. Un beau pouvoir d'eau sera i une petite dis- 
lance du village e! comme dans Joly, un aqueduc pourra fournir de l'eau 
a peu de frais. La chapelle, située sur la riviére et sur  une éminence, en face 
de la ferme du Milieu qui est en vente, ne sera qu'à 4 milles du beau lac Nomi- 
ningue, ou l'ouverture d'un chemin va conduire le colon. U n  grand nombre 
de bons lots sur la rivière, qui viennent d'être arpentés, sont encore a pren- 
dre. Un bon chemin longe la rivière a une grande distance. » Les lots du Can- 
(on Marchand se vendent rrès vite, mais les colons se plaignent de la lenteur 

Vorr lu carre dir 
Conron Marc,iand des travaux d'arpentage. I l s  avancent dans la forêt, défrichent et se querel- 

(]#80-1897), k n t  ensuite pour avoir la possession de leurs lois; pas d'arpentage et quand 
ù p u g  6 .  il y a des arpeniages, on attend 6 mois, 9 mois avant de mettre les lots eii vente. 
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- 
Les règlements d'ttabtissernents des colons. 

«Le prix des lots dans la vallée de l'Ottawa et du St. Maurice esr 
de 300 l'acre, payables eri quatre ans par versemen1.s égaux et arinuels, 
avec intérei dc 6 par cent jusqu'à parfait paiement. 

L'acquéreur devra prendre possession de la terre ainsi vendue dans 
les SIS mois de la date de  la vente, et continuer d 'y résider et de I'occu- 
per. soit par lui-même, soit par d'autres, pendant au moins deux ans, 
a compter de ce icmps; et dans le cours de quatre années ail plus, il 
devra défricher ei mettre en ciiltiire une étendue d'icelle, égale a au 
moins dix acres par cent acres et y coiistruire une maison habitable d'au 
moiiis 16 x 20. r1 ne sera coupé de  bois avant l'émission d e  la patente 
que pour défricliernent , chauffage, bâtisse ou clôtures; et tout bois 
coupé contrairement a celle condition sera considéré comme ayant été 
coupé sans licence sur les [erres publiques. Nul transpori des droits de 
I'acquéreur ne sera reconnu dans aucun  cas où i l  y aura eu défaur dans 
l'accomplissement d 'aucune condition de  vente. Les l e t l r ~ s  patentes 
n'émanent dans aucun cas avant I'espirarion de deux années d'occu- 
pation, qu'avanr l'accomplissement de  toutes les condirions, mênie 
quand le prix de la terre sera payé en entier. L'acquéreur s'oblige à 
payer pour toutes anieliorations utiles qui peuvent se irouver sur la ierre 
vendue, appartenant a d'autres qu 'a  lui. La vente esi sujetie aux licen- 
ces de coupe de bois actuellement en Force.)> 
Source. Anioinc Lübctle. Potnphkt sur ICI colonisaiion dotis lu i~ollPe cI'Ortuiuu ou nord 

d~ 1MOntr4a1. ( 1881)) :9-10. 

On fait. fortune dans l a  ROIF~Ê.  
{<M. S. Robert de Si-Jérôme a achctt! dans Marchand, pour la somme 

de $1,000 deux lots appartenant a un M .  Jolicoeur. Ce dernier qui était 
tres pauvre, est venu, i l  y a deux ans, se fixer sur ces terrains qui se 
vendaient 30 cts l'acre, et i l  y a faii environ cinq arpents de  défriche- 
meni. Aujourd'hui i l  vend le tout pour la jolie somme ci-dessus men- 
tionnée. C'est u n  beau bénéfice, n'est-ce pas? quel esi le voyogelrr des 
États-unis que  peut se vanter d'avoir Tail, en si peu de temps. d'aussi 
fortes épargnes sans exposer sa foi et détruire sa santé? M. Rabert voii- 

laii se fixer au lac Verr; mais les arpeniages n'étant pas faits dans cet 
endroit la chose lui fur impossible. II est vraiment mallieureiix de voir 
que le gouvernement retarde ainsi, par le manque d'arpeniages, le niou- 
vement colonisateur. Cependant, l'avenir de la race canadienne- 
française se trouve dans la colonisation de nos belles terres du  Nord. 
Quand se décidera-t-on a le comprendre d'uns manière efficace?>) 
Source: LP ~Vord, 19 octobre 1882. 

- 
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De 1880 a 1905, 424 lots sont concédés. Mais les acheteurs ne deviennent 
pas tous colons; bon nombre profiteiit du bas prix des terres pour spéculer 
et ralentirent ainsi la colonisaiion. Intéressés 3. inveslir leur capital dans I'éia- 
blissement d'<<Hacienda» (vaste domaine agricole), employani plusieurs 
ouvriers, des bourgeois de Montrkal acquierent de grands domaines. Le jour- 
naliste B.A .T. de Moniigny dkclare en 1886 que: (<Tous les lots sur le che- 
min Chapleau sont pris, et plusieurs par des messieurs de Monrréal, qui y 
oni plact des colons avec lesquels ils foni des arrangements avantageux pour 
les deux parties contractantes. Ils paieni au colon défricheur $10. par arpent 
et ils ckdent l'usage de ce terrain défriché pendanr trois ans, et à moitié pen- 
dant quelques années subséquentes. C'est ainsi qu'ont contracté MM. Lacoste 
et Globenski, kl.E. de Bellefeuille, M. l'avocat Longpré, dans le Canton Mar- 
chand. M. Massue ci M. Beaubien, dans le Canton Loranger, er plusieurs 
autres qui, dans quelclues années, auront des établissements de valeur à peu 
de frais1 . H  

Une agriculture en plein essor 

Parmi les 80 ccoccugaiiis de terres)) en 1891, comme le révèle le rableau 3, 
77 sont propriétaires de  leur exploitation, un est fermier e i  u n  est employé 
agricole. L'immense majorité (96,2%) des occupants des terres du Canton 

Tubleou 3.  L 'occupufion des ferres au Cuiiron Marchand en 1691 

Nombre d'occupants de superflcle en acres 

/ A - 

77/80  96,2 4 1 19 27 29 15684 196 17.9 14.3 3.3 82,O OBI 

Source: Recensement du Canada. 1891. 
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Marchand es1 constitiiée de propriétaires. Ces cultivateurs indépendants occu- 
pent une terre d'une étendue moyenne de 196 acres. Ce qui est très éleve car 
la moyenne des 29 cantons colonisés par le cure Labelle coinpte 90'170 de gro- 
priéaires occupanr une superficie de 153 acres'. Mais les statistiques du Can- 
ton Marchand signalent que les lots sont de dimensions variées et que, par 
exemple, 30% dcs occupants de terres ont moins de 100 acres. Force est de 
constater route fois pendant la période colonisatrice du curé Labelle, le colon 
est génkralement propriétaire d'une grande Ptendue de terre. Ce fut la d'ail- 
leurs l'un des motifs qui l'a poussé a la colonisatioii des terres vierges. 

Si la superficie des terres culiivécs semble immense, le tableaii 3 indique 
cependant que  82% du territoire du Canion Marchaiid est encore en forêt. 
Seulement 14,3% de la superficie occupée est en ciilture et 3,3% en pàtu- 
rage. Même en r.enant cornpte du 17,9% de la superficie «améliorée>), il semble 
que le territoire agricole ne soii guère très développé. En fait, les principales 
productions du colon sont les pommes de terre (6247 boisseaux), l'avoine 
(7260 boisseaux), le sarrasin (2609 boisscaus), les navets (2238 boisseaiix) 
et l'orge (1067 boisseaux). Le tableau 4 est remarquable parce qii'il prouve 
que le rendement qu'obtient le colon à l'acre pour le blé et le foin est supé- 
rieur ou égal à la moyenne des 29 cantons de la région Labelle et de ceux 
du Québec. Dans le cas des pommes de terre, le rendement est supérieur aux 
29 canrons, mais infkieur à la moyenne d u  Quibec. 11 apparaît donc a la 
lumiere de ces chirfres q u e  l'activité agricole du Canton Marchand se solde 
par un certain succes. 

Tohleoir 4. Reiidenienrs des cultures a l'ocre eri 1851 

RI6 Pommes de terre Foin 
(boisseaux) (boisseaux) (lonnes) 

Canton Marchand 
24 cantons1 
Qiiçbec' 

1. Ces moyennes ont éte tirers de t'ouvrage Cc C;nhriel Dussaull sur le CurP Labelle: 31 5 

Source: Kecensenxnt du Canada. 1891 

En moyenne, le colon du Canton Marchand possède i cheval  ou 1 boeuf 
de  labours, 4 vaches laitières, 2 mourons, 1 cochon, 10 poules er poiilets: 
er produit 125 livres de beurre et IO livres de laine par année. La pluparr 
des colons habitent une maison de bois ayant un etage et comprenant irois 
chambres. Ce type d'habitaiion existe encore de nos jours dans les ancicn- 
neç zones de colonisat.ion du Canton ;Marchand. 

Pendant la ptriode 1880-1 891, les colons vivent d'une agriculture de sub- 
sjstance qui se r(caract6rise par une quasi-autarcie des producteurs par rap- 
port ii «un inarché» quelconque. On cherche A produire sur la ferme le inaxi- 
mum des biens consommés par ses habitants'.}) C'est une agriculture fragile 
et dependanie des aléas de la nature et du climat. Une mauvaise récolte jette 
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toute la population dans la détresse. Le père Proulx, missionnaire de 
LIAnnonciaiion, écril en 1887 que: «Les trois années qui ont précédé l'année 
d'abondance tiennent encore la plupart des familles dans la misère; leur 
demander de l'argent, c'est leur demander une pariie du pain dont elles otit 
un exirême besoin".)) Vers la mi-novembre 1888, Edouard Barnard, direc- 
teur des socikrts d'agriculture du Québec, est venu rencontrer les colotis de 
L'Annonciaiion ei ceux de la région pour mettre sur pied une société d'agri- 
culture en vuc d'aider le développement agricole. Sa tournée portera fruit. 

A la suite d'une requête signée par soixante et un cultivateurs de Saint- 
lgnace de Nominingue. de L'Annonciation, de la Chute-aux-Iroquois er de 
La Conception. la Société d'agriculture no. 2, Division B du comté d'Ottawa 
sera créée et approuvée par le conseil d'agriculture de Québec, le 12 avril 
1889'. Un cercle agricole sera également forme dans le Canton Marchand 
dans les années 1888-1 889. Ces nouvelles associations agricoles permettront 
de sortir de l'isolement, d'aider el d'encadrer les cultivateurs. 

EN CONFLIT Pour le colon, les chantiers des compagnies forestières constituent un débou- 
AVEC che important à leur produciion agricole. Aussi, les commerçants de bois 

LES GRANDES voienr-ils d'un bon oeil apparaiire le colon à proximité de leurs chanriers 
EXPLOITATIONS pour la main d'oeuvre a bon marché qu'il reprksenle. 

Cette coniplérneiitarir~ des deux secteurs kconomiques est très tôi prksenie 
daiis le Canton Marchand comme on peut le lire dans u n  article du journal 
Le Nord daté d u  3 février 1887: (<cette année, la récolte a été très bonne pour 
tous, le grain se vend bieri; il y a plusieurs chantiers de billots qui vont con- 
sommer les produits de nos fermes. Daris l'année qui vient de s'écouler, beau- 
coup de colons sont venus se mettre sur les lots, et aujourd'hui jouissent de 
bonnes récoltes. Une partie de  ces gens passent I'liiver dans les chantiers a 
gagner des bons prix, avec l'immense avantage de  vivre près de  leurs famil- 
les.» La colonisat.ion agricole du Canton ivlarchand paraîr devenir à la remor- 
que d'activités forestières selon le modéle élaboré par l'historien Normand 
Séguin6. L'émergence de ceite économie agro-îoresiière esi source de con- 
flits entre les colons er les commerçants de bois qui convoitenr les mêmes 
terres publiques, le même espace géographique. 011 se dispute le monopole 
de I'exploitaiion forestiére du Canton Marchand, et di1 territoire de la rivière 
Rouge. plus vaste encore. 

Dans un article intitiile «Tyrannie». le journal Le Nord accuse le 19 avril 
1888, (<les bourgeois de chantiers de la Rouge et de ses affluents» de con- 
clure des {(contrats captieux» avec les «pauvres colons» pour la coupe de bois. 

La législation qui daie de 1849 désavantage la colonisatioii. Elle iie pro- 
tège pas le colon qui obtient un  billet de location sur une terre située A l'inré- 
rieur d'une concession forestiére. Ainsi, la compagnie îoresiiére a le droit 
de couper certaines essences et certains diamètres d'arbres sur le lot du colon. 
Ce dernier, aussi longtemps qu'il ne sera pas propriétaire, ne devra utiliser 
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le bois du terrain q u e  pour son défrichement, son habitaiion, ses clôtures, 
etc. I l  ne pourra pas faire le commerce du bois de son établissement er profi- 
ter des revenus de coupe pour payer son lot. Or, la totalité du territoire du 
Canton Marchand et de la vallée de la Rouge se t.rouve compris dans une 
licence de coupe de  bois. La compagnie forestière rafle tout le bois marchand: 
le pin, I'kpinette, le mélèze, le merisier, le chêne, le noyer, le cèdre, le noyer 
tendre et le sapin, qui se trouvent sur la terre du colon nouvellement arrivé 
ei dépouille ainsi cette terre d'une grande partie de sa valeur. 

Le pillage de la forêt de pins. 

(<Canton Marchand 
On nous informe que l'on a coup6 pres de 700 à 800 billots de  pin 

de première qualité sur les terrains de M .  Lacoste. Ce dernier va parait-il 
prendre des procédés contre ceux qui ont coupé ce bois sans permis- 
sion. Au dire des connaisseurs ce sera u n  des plus beaux lots de bois 
qui soient dcscendus sur la Kouge depuis nombre d'années. Plusieurs 
billots mesurent pres de trois pieds de diamètre.» 

Source: Le Nord. IS avril 1886 

En 1882, Gustave-A. Drolet écrit que le marchand de bois de la Rouge, 
Jarnes K.  Ward envoya une bande d'hommes couper le bois de commerce 
sur les lots de certains coloiis. Ces derniers allèrent se plaindre au curé Labelle 
qui, aussitôt, écrivit et remit aux colons des manifestes. signés par lui, afîir- 
mant que le sol leur appartenait, et garantissant les colons contre tous «trou- 
bles, dons, douaires, dettes, Iiypothèques et autres évictions généralement 
quelconques1.» II les chargea d'aller les placarder et les afficher partout sur 
les portes des chapelles, dalis les magasins, les bureaux de poste, jusque sur  
les arbres et en dessous de l'avis du gouvernement qui informait le public 
que le marchand de bois Ward était dans son droit d'enlever le bois et que 
des amendes seraient passibles aux contrevenants à l'ordonnance, en cou- 
piint le bois de Ward. Le geste du curé Labelle invite les colons à défier la 
loi. Partout. on répète que <<monsieur le cure est plus fort q u e  le gouverne- 
ment!» Le curé Labelle entreprend une longue lutle pour lever l'obstacle, 
source de mecontentement chez les colons dont certains, exaspérks, sont même 
~irèrs à mettre le feu dans les bois8. Ce n'est qu'en 1888, lorsqu'il devien- 
dra sous-ministre de l'agriculture au gouvernenient provincial de Honoré Mer- 
cier, qu'il préparera une nouvelle loi relative a la vente et a l'adminisiration 
les terres publjques. Elle sera sanctionnée le 12 juillet 1888 a I'assernblte 
iationale. Mais, au  conseil législatif, son projet de loi sera amendé sous la 
iression de conseillers, tous de riches marchands de bois, dont J .  Ward. 



Le Curé Labelle: Le <<Roi du Nord.» 
Arthur Buies se souvient: 

(<C'était lui qui était le gouvernement; c'était le pére. le roi. la puis- 
sance visible, roujours bienfaisante er protectrice qui renfermait rour 
pour les colons du vaste domaine qu'il avait apporté a notre province, 
Aussi, lorsqu'il paraissait au milieu d'eux ou que son passage était 
annoncé d'avance, quelle fête eL quelle réjouissance pour tous! 

Je le vis et l'entendis une fois entre autres à L'Annonciation, paroisse 
tout nouvellement ouverte, le long de la rivière Rouge, i vingt-trois 
lieues en arrière de  Montréal. Tous les colons et leurs femmes et leurs 
enfanis etaient accourus des dkfrichements les plus loiniains pour enten- 
dre le «curé, leur curé», le «curé du  nord>> depuis Saint-Jérôme 
jusqu'aux dernieres montagnes.)) 
Source: Avei~ir  du Nord. 16 juillet 1897. 

La lutte entre le bois et la charrue. 

G.A. Nanrel, directeur du service de la colonisaiion, a dl6 témoin 
vers 1884-1885 di1 combat mené par le curé Labelle contre les grosses 
compagnies forestières qui freinent la colonisation. J I  raconte à ce pro- 
pos une anecdote concernant une lettre que reçu le curé Labelle du 
département des Terres, à QuPbec, lui refusant <<les terrains de La 
Macaza, à cause du pin qui s'y trouvait en grande quantité. Ce f u t  le 
dtpartement qui essuya les premiers coups de l'orage. Tout le monde 
y passa, ministre, sous-ministres, agents, au fond de  vrais amis inrimes 
au curé. Puis vint le tour de la race canadienne-française, d e  son ave- 
nir qu'on fait dépendre du pin et de  l'épinette, de son indicible insou- 
ciance a l'endroit des questions vitales qui devraient la passionner quand 
tout conspire, autour d'elle, pour l'amoindrir et la ruiner, etc. Et comme 
dernier coup d'une rage irrépressible parce qu'elle venair de convictions 
profondes subiteinent heurtées par une volont6 supirieure qu'il tenait 
pour aveugle et arbiiraire il s'écria: <<Eh! bien, i l  me reste à dire aux 
colons de mettre le feu au  bois, c'est le seul n-ioyen d'avoir des terresi). 
I I  eut ses terres A la longue, mais ce ne fut pas sans rksistances de la 
part des exploiteurs forestiers. >> 

Source: Le P~oiinier, 27 seprerribre 1907. 

Dans ui-ie lettre adressée au docfeur Bigonesse de la Chute aux Iroquoic 
(Labelle), le 31 octobre 1890, le cure Labelle expose un bilan des avantager 
de  la nouvelle loi pour la colonisation: ((Rappelez-vous que le colon de 1: 
rivikre Rouge, entre autres, Mr Bock, m'avait demandé a travailler à fairi 
cesser la réserve des pins quand le colon obtiendrait la patente. 
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La réserve perpttuelle a été abolie. Le colon peut vendre le bois de son 
défrichement et de plus garder une réserile de 10 acres que personne ne pourra 
toucher. La loi diminue de plus de la moitié la quanrite du bois marchand 
en faveur du colon, car selon l'ancienne loi et les termes, tout le bois. sans 
exceprion était marchand. i l  n ' y  a plus les 30 mois que  vous n'aimez pas sur 
le reste du lot dont le colon possède le billet de location. Rappelez-vous q u e  
le bois franc n 'esi pas flottable et que la nature des choses empêche de le 
livrer au commerce parce qu'on ne peut le descendre. 

II n'y a donc que  le bois de pin et d'épinette qui n'a dans votre région 
jusqu'a ce jour de valeur que le prix de l'ouvrage. Or n'est-ce pas forcer le 
marchand de bois qu i  ne peut placer un chantier sur la terre de chaque colon, 
de lui donner de  l'ouvrage qu'il a tani besoin en hiver au risque pour celui-lA 
de perdre son privilège? 

Le marchand de bois ne peut tout raser le pin puisqu'il ne peut le couper 
qu 'a  12 pouces sur la souche et que ce bois je crois deviendra un jour une 
ressource pour le colon. 

Ne demandait-on pas une loi qui conciliait les interCrs des revenus pour 
Caire les chemins de fer, les ponls, les chemins de colonisation et n'&tes-vous 
pas la région les plus favorisées du pays sous ces rapports? Ne devait-on pas 
concilier les intérêts du colon, du gouvernement et des marcliaiids de bois 
qui  donnent le plus clair de notre revenu dont vous profitez d 'une manière 
si généreuse? 

Voici ce que m'a rkpondu Jérémie Boivin un des colons les plus intelli- 
gents de la Chute aux lroquois et qui a des mieux rkussis sur  le mérite des 
deux lois qu'il connait parfairement puisqu'il a travaillé sous les deux régi- 
mes. Sous la première loi, me dit-il, j'ai été pillé, vole, r n ~ g a n é , ~  et sous la 
seconde j'ai rétabli la prospérirk dans mes affaires. C'est malhonnête que 
de dire que la seconde loi n'est pas meilleure que la première et d'un grand 
bout. 

Vu les temps, les lieux et les circonstances, je n'ai pu faire une loi parfaite 
et je laisse à mes amis de la Rouge d'en raire une meilleure pour mieux con- 
cilier tous les intkrèts. Mon génie ne peul atteiridre leur niveau er je leiir laisse 
volontiers ma place. Quand une personne est comblée de bien, il  assied ma! 
d'enfoncer un poignard dans le dos de ceux qui le favoriselit et qui lui mon- 
trerit la meilleure voloiite du monde''. Prenez garde d'être l'instrument d'un 
jeu que vous pourriez regretter parce qu'on veut surprendre voire bonne foi. 

Citez-moi donc le nom de ceux qui ont émigré aux États à cause de la 
seconde loi?">> 

Certains colons sont insatisfaits de la nouvelle loi, mais le curé Labelle, 
en tant que sous-ministre devait tenir coinpte d'une réalité financiére impor- 
tante; enkiron 20 à 30% des revenus du gouvernement québécois provenaient 
des concessions forestières. 
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CHAPITRE 7 

La mission s'organise 

AU NOM Eloignés, isoles, perdus en forêt ... les milieux de colonisation sont un ter- 
DU PERE, rain propice A l'exaltation de la foi. Superstitieux jusqu'à la moelle des os, 

DU FILS les colons du Canton Marchand apprécient les cérémonies religieuses pour 
ET DU oùrenir la bknédiction des graines ou un temps Favorable des semailles jusqu'à 

ST-ESPRIT la moisson. Souvent les colons font appel au monde du sacre par I'iritermé- 
diaire du missionnaire pour pouvoir mieux dominer la nature. Le cahier des 
annonces du missionnaire de L'Annonciation abondent d'incanrations: ((vous 
vous plaignez des mouches, c'est un châtiment, qu'avez-vous fait pour inériter 
d'en être épargné? Quels sacrifices faire)) (1883), (cévi~er le péché, c'est le 
péché qui nous attire les châtiments)> (1885), ((remercier le Bon Dieu pour 
le temps extraordinairement favorable pour brûler les abattis et faire les 
semailles. C'est le moyen d'obtenir encore un temps favorable jusqu'à la mois- 
son. Deux messes sont recommandées pour les biens de la terre» (18851, ((prier 
d'une manière spéciale pour obtenir la bbnédiction dc Dieii sur les récoltes, 
et autres biens de la terre. Comme l'état des chemins ne permet pas de  faire 
une procession dans les champs, chacun est invité a prier)) (1888), ((quand 
i l  y a danger de voir son grain ou son foin se perdre A cause du mauvais 
temps, on peut travailler a le sauver avec la permission du cure>) (1 890), ((cha- 
que famille devrait avoir un cierge béni en cas de maladie ou de danger» 
( 1  889). 

Le missionnaire enseigne le catéchisme aux enfants, les prépare à la com- 
munion met sur pied des associations religieuses comme l'Oeuvre des Taber- 
nacles, oblige If: chap~let  en famille ((comme le  premier fruit de la paix, de 
l'union dans la famille et le triomphe de la Sainte Eglisenl, exhorte les adul- 
tes à assister a la rerraite, a tous les exercices de piété et aux instructions q u i  
ont lieu deux fois par jour au tenips de la retraite, a faire les {(saintes prati- 
ques du chemin de la croix, du Saint Rosaire», à assister à la (<Sainte messe» 
et a la célébration des fêtes religieuses, baptise, voit A I'accomplissement du 
devoir pascal, célèbre des mariages, réprime les disordres, procure des livres 
de cliant et crée une chorale, prOte les livres de sa petite bibliothèque, invite 
les Iiabitants a s'abonner à un journal, console les pauvres. L'église est le 
centre des activités sociales et culturelles. Non seillement la religion catboli- 
que imprègne la vie quotidienne des colons, mais elle marque le paysage et 
crée un espace culturel en baptisant en 1888 tous les rangs du nom d'un saint 
et en krjgeant a chaque rang ilne crois de chemin. 
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L'espace religieux. 

En janvier 1888, le Père Santerre baptise tous les rangs du Canton 
Marchand. 

c(Circ0ncision et impositioii du Saint et Adorable Nom de Jésus.. . 
Sous les auspices de cet Adorable Nom, Chaque Rang habiié v a  rece- 
voir en cet heureux jour un nom de Saint protecieur, selon le religieux 
et antique usage de nos Pkres ei de la Ste-Eglise, Pi. Mère. 

La Paroisse est dédike A l'auguste Mère de Dieu. Ste-Anne sera la 
protectrice d u  petit Boisfranc: Côie Ste-Anne. Si-Raphaël, Mkdecin 
Céleste, compagnon de voyage d u  jeune .Tobie, Protecteur des voya- 
geurs, sera et est choisi Protecteur du chemin du Lac: Cote Si-Raphaél. 

Le rang en haut de la Rivière, de ce côté-ci: Côte St-Joseph, est sous 
la prorection de St-Joseph. De I'aulre côté, vous aurez pour protecteur 
%-Jean Baptiste: Rang St J .  Bte. En bas de ce côlé-ci, St-Jérôme, C.  
ci D. de l'Église, est donnk Proiec~eur  d u  ce rang :  Cote St-Jérôme. De 
l 'autre côte de  la rivière, Ste-Agathe, vierge et martyre, Protectrice: 
Côte Ste-Agathe. O 

Source: .4 PL,  Cahier des rrnnotlces. 1887-1893. 

Le 26 septembre 1880, a l'aide d ' une  croix fabriquée par Dosit hée Boileau 
et ses deux fils, Eugène et Dosithée, le curé Labelle désigne le site de  la Future 
chapelle ei  donne le nom de L'Annonciation à cetie prochaine paroisse. Le 
projet d e  consiruire une chapelle ne sera pas une entreprise facile car 
L'Annonciation n'a pas de prètre résidant et n'en aura pas pendanr route 
la période allant de 1880 a i 89 1 .  Pour pallier à l'absence de chapelle, le mis- 
sionnaire Vicior Hudon dii la messe dans I'habiration de  la Ferme du Milieu. 
A plusieurs reprises, i l  revieni sur la question de la chapelle et blarne la négli- 
gence des colons à la b à ~ i r .  Le  I 1 mars 1883, i l  leur dit: ((Avec iirie chapelle, 
nous pourrons plus aisémeni faire les cérémonies de  l'Église. Ne craignons 
pas dc donner quelque chose à Dieu, i l  esi le maître de  tout. C'est lui qui 
fait fructifier la semence jetée en terre. Soyez gknkreux pour lui, i l  le srra 
a votre égard.)) 

Lors de la visite pastorale de Mgr Duhamel,  évÊque d 'o i r awa ,  Ics 13 el  
14 septembre 1883, la chapelle n'est pas encore terminée. On nomme J.-0.  
Demers pour diriger les travaux. C'est alors que IL  bois esi coupé ei  amené 
au moulin à scie de Joseph Faquelte par corvées volontaires. Au cours de 
l'année 1884, on inaugzire la chapelle coristruite s u r  un terrai11 doniié par 
Dosithée Boileau. Mais elle reste inachevée jusqu'en 1887, alors que  la Société 
de colonisation d u  diocèse de Montréal fournira l'argent nécessaire poiir ter- 
miner la construction. 

Pour l'entretien de  l'église, le pauvre niissionnaire se voit obligé d'haran- 
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Ait cd/& ries u n c i ~ n s  
&diJ>cas religre~ix 
& I P ~  de 1884, 

on conaruil. en 1895, 
une iioi<velle clrupell~ 

ef un noiiueaii presbyrtre, 
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Une qucslion de sous et de privilège. 

Concernant le terrain de l'église, une polémiqiie éclate; un certain 
Dosithee Boileau se serait rempli les poches en plus d'obtenir le privi- 
lège d'uii banc gratuit à I'kglise. En 1888, plusieurs paroissiens écri- 
vent a Mgr Duhamel: «Nous protesions. nous sommes mécont.cnts parce 
qu'il ne nous paraît pas juste que M. Boileau jouisse de ce privilège 
après avoir retiré un gros binéfice de la sitiiation de la chapelle sur un 
de ses lots. La chapelle devait être d'abord, sur le terrain de la Fabri- 
qi ie  ou i l  y a ,  en un endroit, un meilleur site ... que M.  Boileau, dans 
ses iiitkrêts, pour amener le village sur ses lots, a offert u n  ierrain 
d'Église, que ensuite, il a vendu Ic lot sur lequel se trouve ce rerrain, 
avec avantage, de $200. au moins; que grâce A la chapelle, il a vendu 
des lots de village que, gràce encore a la chapelle, la valeur de ses lots 
a augmenré. Ue plus, il  n 'a pas &té question de  privilège lors de I'accep- 
talion de l'offre de M .  Boileau qui n'agréait pas a tout le monde: tous 
s'y seraieni opposés comme aujourd'hui, s'il en eu1 été fait mention. 
Aussi, M. Boileau entendait bien donner le terrain et non le vendre équi- 
valemment. Autre raison: en vendant ri Sev. Kochon le lot privilégié, 
à haut prix, avec concessions et prétentions et tous droits, M .  Boileau 
n'a plus un semblant de raison d'occuper le ler banc de la chapelle, 
sans le payer, au  prtjudice de notre Fabrique endettée. Voilà de quoi 
nous sommes for1 mécontents.>) 

Face a cette forte opposition, Boileau se rdsigne à abandonner son 
privilège. 

Source: ACEML, Joscpli Paquci. Napoleon Denis. Pascal Valiquerts. Filias Filioiz, Jose 
Filion, J . -B.  Laiibcrte, Gédkas Paquei, Jules Paquet. Alph. Frappier. Damase Char- 
bonneau, Octavc Clémeni. Herrn. Desjardin<, Mjclicl Desjardins. Ls. Paririelon, Ad. 
Paquet, Tlieodore Lachaine, Emeri Cliartranrl. Dalphis Canierc, Ferd. Desjardins, 
B. Clialifoux A Mgr Duhamel. L'Annonciaiion. ler janvier 1888. 

guer de nouveau les colons du haut de sa chaire, de leur rappeler d'effectuer 
certains travaux de réparations ou de fournir le bois de chauffage. Cliaque 
ramille devaii fournir 25 cts ou un cordon de  bois: or,  sur plus de 60 famil- 
les, 30 seulemeni ont payé leur part. En 1889, le missionnaire prend les grands 
moyens en affichant, A la porte de la chapelle, les noms de tous ceux qui 
ne sont pas en règle! ... 

L'église érani déjà trop petite et ne répondani plus aux besoins de la mis- 
sion, on songe a en bâtir une nouvelle e n  1890. Pour le choix du site, les 
paroissiens demandent à Mgr Duhamel, de c<députer un prêtre chargé spe- 
cialement de se rendre ici, sur les lieux, pour examiner soigneusement les divers 
sites dont i l  es1 question, et aussi pour entendre les raisons des préféreiices 
de chacun2.>, Des divergences d'opinion sur le clioix du site divisenr les 
paroissiens, et Mgr Diihamel n'autorise aucune nouvelle construction. 
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Description de la chapelle de L'Annonciation 
par Arthur Buies en 1890. lors d'une visiie du curé Labelle. 

«Ce jour-là, la chapelle de L'Annonciation avait été ((décorée}). Cette 
cliapelle était utie pauvre periie cons~ruction en planches brutes, pou- 
vant contenir a peu pres irois cents âmes. Les bancs de la chapelle étaieni 
de simples rnadrjers posés sur des billois. L'autel avait été oriie de quel- 
ques bandes de papier bleu doré ei de deux candélabres places chacun 
à l 'une des deux extrémités. A gauche de l'autel, une grande statue en 
plâire, cachant a demi un petit confessionnal craquant sous le moitidre 
poids; a droite, une espèce de dressoir contenant les ornements d'église 
et surmonié d 'un sanctuaire où l'on devinait confusément une irnage 
d e  la Vierge; enfin, brochant sur le tout et courant un peu au hasard, 
d e  leur mieux, des festons de bandelettes en papier doré et en tuile, 
en fleurs artificielles et en houblon. Auiour d e  la nef, un chemin de 
croix représentant tant bien que  mal les épisodes de la Passion. Au- 
dessus de l'autel, se dressait l'image de l'Annonciation, au-dessous, une 
rang& de candélabres et, de chaque côté, des vases remplis de fleurs 
de papier. Au dehors, dix a douze maisons composent le village, la 
Rouge dessinant de longs et gracieux méandres, un petit cimetière siir 
un talus, où quelques tombes se devinaietir au renflement du  sol piqué 
d'une pauvre perite croix de deux à trois pieds de hauteur, et. au loin, 
par delà les autres montagnes, qui ressemblaient a des collines, la grosse 
Montagne Tremblanie répandant cette ombre épaisse qui retarde le jour 
et qui augmenre les ténèbres. 

t e  curé Labelle fit le sermon de circonstance. Un sermon d u  <<curé» 
dans les montagnes, pour des gens qu'il ne voyait que de lojii en loin 
et qui avaient besoin qu'on leur parlât d 'une  foule de choses propres 
à leur reniet.tre le coeur dans la poitrine, ne pouvait pas débuter par 
le texte de  I'Evangile. Le curé parla longuement A ces malheureux esi- 
lés sur le sol même de leur patrie de  leurs pelits intérêts, de leurs défri- 
chements, de leurs progres et surrout et bien particuli&rement de la cons- 
iruction prochaine du chemin de fer qu'ils attendaient depuis des années 
et qui devait leur perniettre de rester, eux ei leurs enfants, sur la terre 
nou~~ellequ' i ls  venaient d'arroser d e  leurs sueiirs. Il leur parla dans son 
langage à lui, dans ce langage unique, plein d'images populaires, faii 
exprès pour stimuler, pour  égayer et pour transporter ces rudes, vail- 
laiitcs et naïves populations. 11 leur recomnianda bien fortement, entre 
autre, de ((faire de la terre, rien que de la terre, et de négliger les petites 
industries qui nous conduisenr à mourir la poche sur le dos)). I I  parla 
ainsi pendant pres d'une heure, el, son alloculion iemporclle terminée, 
quand i l  vit qu'il avait toiiché juste et que tout son monde allai1 retour- 
ner dans son foyer heureux et plein d'un courage nouveau, i l  entama 
l'évangile du jour. i> 

Source. L 'A vetiir dtr Nord, 23 juillsr 1897. 
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L'Annonciation: signification religieuse. 

«L'Annonciation ou  la Salutation angélique es1 le premier épisode 
de la vie de la Vierge qui soit relaté dans les Évangiles canoniques. 
L'ange Gabriel annonce alors a Marie le mysièrc de l'Incarnation. Saint 
Luc, le seul des quaire évangélistes à avoir rapporli ce fait, le raconte 
en ces termes: 

Le sixième mois, I'ange Gabriel fur envoyé par Dieu dans une ville 
de Galilée, appelée Nazareih, à une vierge fiancee a un Iiomme du noni 
de Joseph, de la maison de David; et le nom de la vierge était hllarie. 
11 entra chez elle et l u i  dit: ((Salui, comblte de grâce, le Seigneur est 
avec toi.>> À ces mots elle F i i i  bouleversée, et elle se demandai1 ce que  
signifiait cette salutation. Mais I'ange lui dit: ((Rassure-toi, Marie; car 
tu as trouvé grâce auprés de Dieu. Voici que tu concevras et enfanteras 
un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. I I  sera grand, et on I'appel- 
lera Fils du Très Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, 
son pere; i l  régnera sur In maison de Jacob a jamais et son règne n'aura 
point de fin.)) Mais Marie dit a l'ange: «Comment cela se fera-t-il, puis- 
que je ne connais poini d'homme?)) L'ange lu i  répondit: «L'Esprii Saint 
viendra sur loi, el la puissance du Très Haui te prendra sous son ombre; 
c'est pourquoi l'enfant sera sairir et sera appelé Fils de Dieu. Et voici 
qulÉlizabeth, ta parente, vjent, elle aussi, de concevoir u n  fils en sa 
vieillesse, eL elle en est A son sixième mois, elle qu'on appelait la stirile; 
car rien n'es[ impossible a Diel/.» Marie di1 alors: «Je suis la servante 
du Seigneur; qu'il m'advienne selon ta parole! » Et I'ange la quitta. (Luc, 
1. 36-38).» 

Source: Joliii R . Parier er 1. éopold Desy, L 'Annoocralioo dolis 10 scrilpiiire au Qirél.~r. 
lei Presses de I'Uriivcrsitc Laval ,  Quebec, 1979: 7-8. 

La vie d'iin missionnaire dalis une région de colonisation n'est pas de tout LA VIE 
repos. À L' Annonciarion, les Jésuites font face a de nombreuses difficultés: MISSION NAIRE 
les missions son1 Lrop nombreuses et trop espacées, la difficulté des commu- 
nications, l'ignorance des uns et la manigance des autres, sans compter les 
problèmes firianciers. Ainsi, avant l'arrivée des Jésuites en 1882, c'est l'abbé 
Laporte de la Chutc aux Iroquois qui desservait la mission de L'Annoncia- 
tion. Une fois par mois, i l  franchissait la distance d'une vingtaine de kilo- 
mètres pour venir célébrer la messe chez l'un ou l'autre des colons du Canton 
Marchand ou à la Ferme du Milieu. (Voir la liste des missioiitiaires a l'annexe 3.) 

Puis, en 1883, L'Annonciation est desservie par le pere jésuiic Marcel Mar- 
rineau de Norniningue, parfois au risque de sa vie comme ce I 1 octobre 1884 
ou son embarcation a failli cliavirer au milieu du lac Nominingue lors d'une 
tcmpête. Qu'on se représente un peu sa situation: 36 familles e~iarpillées dans 
la foret s u r  les bords d 'une rivikre sans autre moyen de communication avec 
Nominingue que par les cliemins de chantier et le lac. Ce son1 sur ces voies 
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de commiinication que  le pére Martineau s'aventurait portanl avec lui sa cha- 
pelle de campagne poiir donner les secours et les consolations de la religion 
aux colons de la vallée de la Rouge. 

T I  parcourt souvent 5 pied la disiance qui séparait Nominingue de L'Annon- 
ciaiion en luttant contre la rarigue, les mouches et les maringouins. A cette 
carence des moyens de communication entre les diffirentes missions desser- 
vies, s'ajoutent les problèrnes administratifs. Sa mauvaise administration a 
des retombées A L'Aniionciation et le père Santerre dkmonrre que les comp- 
tes du  pere Proulx n'oiit jamais été tenu. que la compagnie de Jésus se trouve 
redevable d'une soinme importante A la paroisse d e  L'Annonciation3. Pour 
mettre la situation au clair, le père Lemire arrive A L'Annonciation ci à Nomi- 
ningue en février 1888 et rédige un long rapport dans lequel il esi prouvé 
que le père Santerre a dérogé a pliisieiirs règles régissant la gestion des biens 
chez les Jésuites. I l  esr renvoyé. Les esprits s'échauffent. De 1884 a 1891. 
les habitants du Canton Marchand se plaignent d e  lie pas avoir de prêtre 
résidant. Le missionnaire ne vient a L'Annonciation qu'une fois par mois. 
Après 1888, tous les deux dimanches, puis en  1889, tous les dimanches. 
Méconrents de cette situation, les colons refusent de  payer la dîme. A sa visite 
épiscopale, en juillet 1889, Mgr Duhatnel leur coinmande de bien payer le 
missionnaire pour proiiver qii'ils pourront soutenir uii prêtre résidant lorsqu'il 
sera possiblt d'eii envoyer uii. Malgré cette ordonnance, la moitié seulement 
des habitanis pnyerotit leur dîme et leur banc en 1890. A bout de nerfs, Mgr 
Duhamel indiquera au missionnaire de L'Annonciatioii la voie A suivre pour 
les rneiire au pas: ((ceux qui ii'ont pas payé leur dîme sont exclus des 
sacrements4.ji 

LE VILLAGE Au cours des années, le village naîtra autour de la inission. A l 'ombre du clo- 
DE cher, où résideront les notables. Des grappes d'liabitatiotis soni visibles pres 

L'ANNONCJATION de l'église et lin petit centre commercial et de services prend forme. En juin 
1883, «les habitants ont appelé pres d'eux Mr Martin de St-Jacques, arpen- 
teur des plus distingués pour tracer les rues de leur village, fixer la place de 
l'église, de  l'école et  déterminer la grandeur des lots à bâtir. Les rues auronr 
une largeur de 80 pieds. La division des lots sera régulière et de distance et1 

distance, on y verra de  grandes rues transversales qui, en cas d'incendie, ser- 
vironr de coupe Feu eL ajouteront à la beauté symétrique du futur village. 
De suite, on commencera à faire une plantaiion de beaux arbres dont I'era- 
ble et l'orme seront de rigueur. Bientôt, un aqueduc alimentera d 'une eau 
pure comme le crystal les nouvelles habitations5.>> 

Au pied d'un pouvoir d'eau, Joseph Paquette établi un moulin scie en 
1882. En plus du  sciage de  bois, on  y façoniiait des bardeaux de cèdre et 
le bois de construction des colons. En aval du ruisseau Paquerte, Georges 
Garreauit de Sainte-Adèle installe en 1883 unecarderie. A sa scierie, Paquerie 
ajoute un moulin à farine en 1890 construit selon le plan de l'architecte 
Honor6 Matie. Avani ceiie date, les colons devaieni se rendre au lac Nami-  
ningue pour y faire moudre leur sarrasin. Ces industries locales étaient indis- 
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pensables pour toute jeune colonie; et c'est pourquoi le curé Labelle avait 
concédé à Paquette, le 1 S janvier 1881, six arpents de terraisi longeant le ruis- 
seau a condition d'y établir ces industries. 

Parini les commerces, il y avait une ferronnerie teniie par Jules Paquetre 
(frère de Joseph). On y vendait plusieurs outils utiles a tout colon: haches, 
marteaux, kgoïnes, varlopes, clous, ainsi que de la boisson. II vendit son per- 
mis en 1887 Zephirin Panneton, contremaître de chantier. 

En 1883, Napoléon Denis construit la prcmière maison du village, un iriaga- LU iiioison ef le rnagasin 

sin e l  une cordonnerie. En 1886, Joseph Uerners ouvre le premier magasin de / v ' ~ O / é R n  DeniS. 

général. Fournissarit chaloupes et provisions, J. Deniers organise des expé- 
ditions de pêche pour les touristes et leur sert merne de guide. 

A la v u e  de cetre expansion du village et de la paroisse, le curé Labelle 
n e  peut retenir son enrliousiasme dans une lettre adressée i Mgr Fabre de 
Vontréal, le I I mai 1887: «Que dire de L'Annonciation? S'il est u n e  paroisse 
qiii promer d'èire des plus prospères en peu d'anriCc.$ c'es[ ceriainemenr ce 
noubeau canton, le canlon Marcliand. On y voit un joli presbytère, une cha- 
pelle convenable, une école, un hôtel, des magasins généraux, des moulins, 
tout ce qu i  donnera la vie i+ une paroisse6.>, 
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LA SAYTE Pour les services de santé, les colons de L'Annonciation doivent faire appel 
aux remèdes amérindiens ou aux médecins résidant a la Chute ailx Iroquois: 
les docteurs Lesage el Bigonesse. Eii cas d'accouchement, c'est aux sages- 
femines que l'on se fiait. Nomnions par exemplc Mesdames Derouin, Philo- 
mène Hottin et Célina Drouin de Nominingue; Mde Régis Droiiin de la Chute 
aiix Iroquois. A l'occasion, le missionnaire donne aussi des conseils médicaux. 

Un médecin de campagne: le docleur Lesage. 

aNotre ami le Dr Lesage dans une lettre de la ch fite-aux-Iroquois nous 
apprend q u ' u n  trisre accident vieni d'arriver dans le canton Marchand. 
I I  y a une quinzaine de jours un colon de la Maline père de huit enfants, 
s'est fractué la jacnbe gauche en trois endroits. Il était à charroyer du 
bois pour bâiir une grange lorsqu'il s'esr fait prendre la jambe entre 
une souche et sa piece de bois. Le Docteur réussit a le traiter si bien 
que ce pauvre homme s'en sauvera sans guere d'infirmité. Le nom de 
ce colon est Damase Paquet, ancien hôrelier de Sre Scholastique. 

Notre ami nous dit encore qu'il a parfois à faire jusqu'a 36 milles 
pour se rendre près de ses malades et cela dans des chemins affreux.  
Le soir, ajoute-t-il, on a droii de se dire ïatigué. {(Cependani la vue 
de tani de braves colons qui ne se découragent pas après la perte d'une 
partie de leurs moissons par la gelée; la joie et la saiisfacrion de  ces 
mires de famille qui n'ont pas craint de quitter les villes et les villages 
pour s'crifoncer dans les ïorEts du Nord, l'arrivée d'une foule de colons 
qui se dirigeni au  Norniningue e l  ailleurs, la fertilité d u  sol er le magni- 
fique paysage qui caractérisent les canions de la Rouge, [out fair oublier 
mes fatigues et m'encourage à resrer ici.)) 

Source: LP Nord, 18 octobre 1883. 

«On ne laisse pas mourir le monde.» 
Madame Régis Drouin, sage-femme. 

« t I  y a dans l'histoire d'une paroisse, comme d'un pays, des dévoue- 
ments de femmes qui, pour être restés cachés, n'en demeurent pas moins 
I'élénient de  base d'une communauté chrétienne. Nous voulons rendre 
hommage à loiites ces mères chrétieiines d'autrefois et d'aujourd'hui, 
surtout celles de  famille nombreuse. 

I l  en esi une qui reste quasi légendaire, car elle fut la charité en action 
aux premières annkes de la paroisse: Mrne Régis Drouin. Arrivée à la 
Chute-aux-[roquois dès janvier 188 1 ,  avec son niari et ses enfants, elle 
s'ktablit sur une terre aux limites de Labelle et de L'Annonciation. La 
colonie était alors sans médecin. Elle se fit sage-femme pour venir au 
secours des femmes des colons. Elle a assisté plus de 350 naissances. 
avec une habileié qui faisair dire au Dr Bigonesse: <<Vous savez, madame 
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Drouin, par votre expérience voiis êtes plus capable que nous autres 
par nos études)>. Le Curé Labelle, qui allait souvent loger la, dans ses 
voyages, l'avait encouragée et l'avait bénie. En allant aux malades, cette 
grande cliretienne apportait avec elle des cordons de Sainte-Marguerite, 
des médailles de  la Sainte Vierge et de  la bonne Sainte Anne, qu'elle 
distribuait aux familles. Souvent elle apporrait de la nourriture aux 
familles pauvres. Un jour, on  l'a vu déchirer son tablier pour faire des 
couches A deux jumeaux qui venaient de voir le jour dans uii  pauvre 
foyer. On venait la chercher meme des paroisses voisines, l'hiver comme 
l'été. I I  lui arrivait parfois d'aller à quinze ou vingt milles, en voiture, 
durant la saison froide. Un jour, son mari lu i  dii: «Tu vas te tuer dans 
la tempête,)! Elle répondit: ((On ne laisse pas mourir  le monde>>.» 

Source: Robert Godard. Hrrrorre de Lobelle: 41 -42. 

Érigée le 9 décembre 1886, la municipalité du Canton Marchand doit soi, L A  MUNICIPALITE 
nom à Gabriel Marchand, ministre libéral d e  la colonisation a l'époque. Un DU CANTON 
an après sa fondation, le 8 janvier 1887, le premier conseil municipal est élu MARCHAND 
et composé du inaire Herménégilde Desjardins, des conseillers Damase Char- 
bonneau, Joseph Sarrazin, Prosper Guay, Napoléon Denis, RCgis Drouin, 
et Joseph Filion et de, Samuel Chartier, préfet de comté, qui est nommé secré- 
taire, a $30. par année.  (Voir la liste des maires à l'annexe 4 . )  Le développe- 
ment des voies de communication, le problème de l'aqueduc et de l'adminis- 
tration locale deviennent la préoccupatjon majeure des édiles municipaux. 
Leurs activités son1 financées par I'impdt foncier er diverses taxes. Soucieux 
de  l'ordre public, le conseil engage, en 1887, les services d'un constable: 
Joseph Groulx. En 1890, il autorise Napoléon Denis à exploiter un aqueduc 
de tuyaux  de cèdre qui distribuera une eaii claire et froide à une vingtaine 
de villageois. 

Des 1883. le missionnaire s'eniploie a entrer dans l'esprit des colons le désir LES ÉCOLES 
d'instruction. Malgré ses efforts, la situation de  l'éducation à L'Annoncia- 
tion est misérable et i l  s'inquiète de voir les enfants sans instruction, incapa- 
bles de lire et d'écrire. Son objectif sera atteint en 1887 par la construction 
d e  la première écoIe au village. Une dénommée Mde Filion, non diplômée, 
dispense l'enseignement primaire a une dizaine d'klkves. En 1888, elle gagnaii 
un salaire annuel dé  S85.00 et devait fournir les frais de chauffage et de 
ménage. La deuxième institut rice fut Joséphine Barrctre. Pendant les mois 
d'hiver, elle donnait, le soir, des leçons de lecture et de calcul aux adultes. 

wLes manuels des élèves, au programme scolaire. se limitaient a iin très 
petil nombre. Le travail écrit se faisait sur l'inséparable ardoise. Les jeunes 
apprenaient les grosses lettres sur le tableau de  Lippçns; les autres, suivani 
leur degré d'instruction, possédaient: Les Devoirs drr Chrkrien de Lhomond, 
Mon premier /rive de Ahern, la Grnininuire française de  Robert, le Psaulier 
dir Saint Roi David, l'Histoire Sainre, le CarPchisn~e de Québec, la Géogro- 
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phie er I'ArilhmPrique (les Frères des Écoles Chrétiennes, la Méthode d'Ecri- 
rure de 3. -A.  Langlois; et les fiiiissantes, plus rarement les finissants, le 
Munliscri~, car il Fallait être aiissi habile a déchiffrer l'écriture a la main qiie 
l'imprimé'. u 

Pour l'administration des écoles, une organisation scolaire est créée en 1887: 
la commission ou la municipaliié scolaire de L'Annonciaiion-Canion Mar- 
chand. Les premiers commissaires d'écoles sont Uosilhée Boileau, Prosper 
Guay, Emery Chartrand, Pascal Valiquerte et Joseph Demcrs. Le prksident 
est Samuel Chartier, tandis que  son fils Horace agi( comme secrctaire. Ils 
imposent des cotisations er reçoivent la rétribulion mensuelle, que paieni les 
parents pour chaque en rani d 'âge scolaire, et l'octroi gouvcrnernental. 

Pour combler les besoins de I'enseignemeni, le missionnaire Marcel Mar- 
tiiieau sollicite l'aide de la comrnunaute religieuse de Sainte-Croix qui ouvrira 
à Nominingue, en septembre 1887, le premier couvent dans les canions du 
Nord. Les débuts seront modestes avec une seule salle de  classe où les deux 
religieuses accueillent douze élèves. Synonyme d'instruction, d'avancerneni 
des connaissances.. . le couvent signifie également une amélioratiori des con- 
dirions d e  vie des colons, et deviendra au fil des ans une institiitioti régionale. 

A L'Annonciation, les paroissiens entreprennent des démarches pour I'éta- 
blissement d'un couvent dirigé par les soeurs de Sainte-Croix dans le village. 
Lors d'une assemblée présidée par le père Grenier et tenue le 7 mai 1890, 
i l  est adoté à I'unanimiié ((Que, pour le logement, toui le bas de la chapelle 
et la sacristie soient, avec l'agrément de Mgr I'Arclievêque, mis i [a disposi- 
tion des Révkreiides Soeurs jusqu'h ce qu'une aide suffisanre nous soit accor- 
dée pour leur bâtir lin couvent de dimensions convenables au jugenielit di] 
cure, des spiidics et de Mgr; et qu'en attendant le haut d e  la chapelle soit 
préparé pour y faire l'office divin. Que dans le but d'aider au support des 
Révérendes Soeurs, les paroissiens s'eiigagent: 1 )  a ne point demander d'autres 
écoles daiis cette paroisse pendant quatre ans  A dater du mois de septembre 
procliain; 2) à se cotiser. jusqu'au iiiontant de cent cinquante piastres annuel- 
lemenr pendant la même période de quatre ans; 3) à apporter aux  Révéren- 
des Soeurs une demi-corde d e  bois par famille chaque année avant le 
ler janvier; 4) de plus, mais pour la 1 ère annke seulement, à leur donner la 
valeur de cinquante centiils par famille soit en avoine, en îoin, en pois, en 
sarrasin ou en pommes de terre; 5) enfin, que Mgr I'ArchevEque soit encore 
prié d'aider le curé de son innuence pour nous obtenir ce qui serait encore 
nécessaire au support converiable des Révérendes Soeiirss.>) Ce projet se rea- 
liçera beaucoup plus tard.  

L'ETAT CRITIQUE En 1890, Ir gérç Grenier, jésuite et missionnaire à L'Annonciation, envoie 
DE à Mgr Duhamel, évêqcie d'Ottawa, et à Mgr Fabre, évêque de Montréal, un 

L'ANNONCIATION mémoire proposant un plan de développement économique pour redresser 
EN 1890 la situaiion de crise et pour faire de L'Annoiiciation un pcile régional. Vu 

l'importance de ce dociimei-it, nous le reproduisons au complei. 
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Monseigric~ir, 
J'avais tout réccmmeiit l'tioiincur. cl'exposer i Vot rc Grandciir l'?ta 

besoins dc la mission de I'Annoriciariori. que j c  dessers dçpuis cinq 
lie cnnf'ormcr ai1 désir de Votre CJr.aridcur, je lui cnvoic par &rit le 
è quc voici; 

L.a missiori coniprcrid ic cantoxi Marchaiict, ri~oiiis dix lots; c'ec;i ui-i tci-ri- 
tuire de ~ r S s  de  quatrc licues carrkes. Sn chapelle, ail centre, se trouve clai- 
çnee d lieues, p: iiiti actiiel, de la chapelle dc S.-Ign; 
Noniii l'ouest; 8 ciies de cela de la Chute nus Iroqu< 

.e quatre 
iiiigiie, a 
de six lie 
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a r  le cher 
dc cinq li 
Ile de l'A > .  

acc d u  
>is, au 
II, dio- siid; et :ues dc ce scension, dans le cornte de Montcalr 

ckse de ~ o n t r e a l ,  au noru.  i.a preniierc famille de I'A~irionciatian rrri 
man, 1830, alors qu'il n'y avait pas eiicore u i i  pouce dc dif'richc 
aujourd'liui la mission cornptc soixante-qiiatorze î'a~nillcs, prissiiclc ses 
cip;ilités civile et scolaire, avcc iiri iiio~ilin a scie. chanelle dc 50x 3 

.5 x 25 pc 
inl, cllc ri 

47 acres . . 

école; ei 
: iin défri 

1889. . . .  

le rôle ( 
dc 1,167 

r sol y Cs 
urer: on I 

diiiiidéc . . 

ion du 
jtiillet 

prcsb) Is, ct ilne 
consei mfermaii 
1886, cn jiiillet 

I .e recensenieIit que J .ai fait eri janrrlcr acrriicr, uonne J Y ~  aines. CIO 

commiiniants, 11 8 enbnts  cn âge d'aller a i'ccolc, 79 garcons de 18 
au-dcssiis, avec 13 filles dc 16 aris et plus, - uil garçon ct cjiiatre filles 
mei-it sont eri servicc Iiors de ta niissiori. Tous les incilagcs, moins troi! 
ou jeuncs oii dans l'âge mùr .  

1-e canton Marchand, avcc ses deiis voisins surtout, [.oranger ii 1' 
et Tiirgcon ail nord-ouest, formc. de l'avis des agents de coloniçatioi 
toures les personnes Faniilièrcs avcc ces coiitrées, u n  des plus bcaux districts 

ans et 
seule- 

s. sont 

agricoles qiic I'oii puisse voir. J'ai pu,  après la chutc dcs fcuilles. l'aiitoinne 
ilernicr, jusqii'à la iornbée dc la neige, parcourir lc tcrriioirc boisé et défri- 
che de l'Annonciation eIi divers sens, et j'ai constate par moi-iilême nii'en 
cffer I I  t getiétalemcnt d'excellente qualitd ( c partoiit 

labo n'csr pliis 18, au  milieu de rochers at dc Iiautcz 
tngncs s, coinme a St-sauveur, it Stc-Adèle ~gnthe,  ct 
a :tussi inoins de neigc qu'en ces derniers endroits, et le cliniar y c s ~  
prés Ic m2me qii'l MoritrCal. Les accidents par la gelée, frSqitcnts d '  
diriîinucnt avec le cléf'richci-iiciit. La récolte a i l tC  trCs abondante l'an di 
J'ai vu, par cxernple, 50 rninrits de magnifique blC d'autoniiic, produi 
iniiiot et dcmi de seiiieiicc, ct 400 iniriots de sarrasin, ricolte d'un t 

dc 10 arncnts. 
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Nos colons sont eficore a luttcr, sans doiite, avec Ics difficii1ti.s clii 

chcrilent et dc I'isolerneiit; i l  Icur faut encore beaucoup d'kncrgic, di1 cou- 
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d'efforts aiisçi plrrsevérants qu'opiniitres; leur vie n'a pas ccsçé 
'de  privations et dc rudc labeur. Ccpcndanr, on peut dire que 

par1 commencent a jouir d'unc aisance relative, puisque bien quYarrivi.s pre5- 
iis pauvres, au point de portcr quelquefois tout leur avoir sur leur dor, 
ouffrcnt pas de la faim et sont assez vctus pour venir à la messe avec 
nfants Ics fEtes et les  dimanche^. Pa5 un jeune homme ne songe a s'éloi- 
Irccque tous Ics jcî sont dkjà propriétaires de lots qu'ils 
peu à peu, tout en int d'aider leurs parents. Plusieurs d 
t dSj;l des maisor F ities. Enfin, toutes les familles de l 'A 

ciatian, ii l'exception d'une aiznine, ont déjà remplacé, par des maisons tres 
rnodcîtcs mais convenables les misérables cliantiers qui leur ont servi c 
mièrc demeure. Ce qonr de plus, des chrétiens réguliers et édifiants. d 
avides d'inrtriictions religiei15es, en géiiéral zélés pour l'éducation de leurs 

5 et prêts fi faire tous le? sacrifices pour s'assurer l'avantage d'il 

11. Bref, le progt ès, dans cette mission, a été réel, rapide, bol 
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Malgré ce progrc's trits riel, ct mCmc étonnant, comnic nouq vcnons dc le 
voir, il esiste pourtarit, ou plutbt il existait, l'automne dernicr, chez ~ilusicurs, 

agcrncnt; ct je n'ai pas tardé A mc co 
I il'était de suite victorieusement coml 
ipager rapidement ct de devenir géi 

Liepuis trois ans, pas iinc nouvelle famillc n'est montte a l'Annonciation, 
et trois en sont parties. L..c propriktairc du moulin a scie songcait sericuse- 
ment 6 émigrcr aux Etats-Unis; et le four a chaux, malgr6 I'abondancc d'exccl- 
lente pierre, avait dû, faure d'cncouiagcmcnt , Et  rc abandannc. 

trois dernirires arinées ont été pour l'Annonciation un temps d'épreuve 
ime iin point d'arrêt daiis son magnifique développcrnent. Unc crise 
n'était-elle pas à craindre, crise qui aurait pu avoir des conséqucnccs 

facales pour taiite la colonie? 

a faire 
ralemt 

2" 

Les causes dc découragement sont multiples et peuverit se résumer ainsi: 
1 " Difficulté de se rirocurcr ccrtaines choses nécessaires B la vic, sans awir  

ge de trais A quatre jours A St-Jérôme par des chemins géné- 
ais; 
iintemcnt au sujet d'un chemin de fer toujours, dit-on, sur 

le poinr de ~c faire. et ne se faisant jamais; 
3" Une dette de 300 piastres, qui a longtemps pesé Iourdemeiit sur la cha- 

pelle, avec In perspective d'iine nouvelle dette à contracter pour un agran- 
dissement devenu nécessaire: 

*" Difficult 1 grand nombre et même impossibilité pour plusieurs 
>yer leur! a la seule école existante; 
Gelées t s, qui ont gâte, pliis oii moins, toutes les récoltes 

jusqu'd il y a acux ans; 

i. pour 111 

; enfan1.s 
'réquen1.e 
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Nkgligcncc du goilvernenient à fnirc faire certains chcrnins bic1.i ~iéccs- 
chemins dcmandés i plusieiirs reprises, c~urlquefois promis et niêiiie 
rices, puis laissés l'état de projet, ou inactierCs? clcpiiis dcux, trois 
te quatre ans; 
Enfin, et surtciur, Ic peii d'espoir de potivoir, d'ici a plusieurs années 
fournir, pour siipporter lin curé résirlerit, iiri rcvcnii aniiiiel dc 600 

piastres, exigé par Msr l'Arche\ le -q ue. 
8" A tout ccla i l  criilviciit d'ajouter lin crrtairi rrialaisc. crCé par l'esprit 

dc divisioi-i qiii règne, dcpuis plusieiirs années déja, ail sujct du site dc la che- 
I I  .. . ct d'uri pont. 
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sitiiation iine fois bitn corinuc, je resoliis d'appliqiier incessamnient 
nkde au irial, du moins aulant qu'il était cn iuun pouvoir. I'oiir relever 

fis observer à ces braves gcnj quc la qiiestion di1 chemin de 
:stion &idée cn priricipc; qiic cc n'ttair pliis cju'iiiie affaire 
'exSciiriori nc pouvait bcaucoup tarder; qiic di. fait les tra- 

.UICIIL i ~ c ~ ~ n i ~ i e ~ ~ ~ e ~  avec la probabilitc qii'ils i ~ c  scraicnt plus inter- 
s;  qiie déjà le chemin de Hariwel l  allait les rapprocher des vieilles 
es et du chcrnin de fer, d'une longiie joiirnée de niarche; que, grâce 
in de cent piastre?; qiic Ia Société de Colotiisation de Montréal venait 
:nt de leur accorder, la dette de la chapelle se trouvait ?reinte, et que 
trndii, il ne s'agissait ilullen~ent d'en contracter iirie autre; qu'il y avait 
1 ,  plusieurs travaux d'un besoin iirgenr faire faire, cornmc ceux, cn 
lier, sur lesquels Mgr I'Ai'c!ievèque a attire spkcialernent leur attcn- 
Irs de sa derniérc. visite pastorale, en jiiiliet dernier, travaux si néces- 
la deceiice du culrc. leur cliapclle sans plaïorid, ni enduit, ni rideaux, 

n vilain plancher, son aurcl grossier, er ses plaiicties brutes posées sur 
acs oiiches en giiise de siègcs, nc poirvanr J ns cet 
Ctiii à servir dc maisoii de Uieii, eiifiri, qiit taierit 
bicri nécessaires, tels qiie le defrictieriient ( l'abri- 

plusieurs consrructions; sacristie. d o 1 1 1  u i i c  ~ i u i  ric I i r i u i  I a i r  XI vil- dc 
lire, cc qui pcrnicttrait d'aji siéges pour 80 pcrc;onncs dc pliis 
I cliapeile; pctirc remise er ?OUT le presbytcrc; maison avec 
et i-rable pour Ic fcrinier de la fabrique; maison d'ccolc ct clôture polir 

icemerit dc la chapelle et polir cimetière. J'ajoutai, au prciic, que pour 
:ela je letir demaiiderais des souscriptions non cri argcnt, mais en bil- 
,t cn joiirnees de corvée, cspérrint, leur disais-je qiie, les bitlots el Ics 
'-- charpente étant f'ourriiç par eux, jc rroiivcrais ailleiirs l'argent riéces- 

)ur lc sciage, le bardeau, le clou, Ics feri-urcs, I r s  vitres, la chaux, etc., 
aussi pour Ics nienuisiers et les charpcnrierii. Qiiant au défrichemerit, 
st encore quc de 8 acres sur les lots de la fabrique, je leur dis que 
ais le porrcr ii 50 acres au moins, Creriduc qire jc désirais voir cnse- 
cc printemps méme comme uri des itieilleurs moyens de hfitcr l'ai-ri- 

n curé résidenr partrii eux; et quc polir cela j'nvais dessein de les appclcr 
+c poiii abartre les nrbrcs dc 42 aci-CS, croyant poiivoir compter .;tir 
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l'aide cle la Société de Colonisation polir acl'icvcr de fairc faire cette éieritliie 
dc dCfrichernerit et I'i:nseriie~~cer. 

A l'iss~ie de la iiics!.e, jc proposais ii mcs gcns, cnnvoqiiés à cette C i t i  cn 
aïscmblér réguliiii-c, iiric souscription de hui l  billots par f'arnille, avec alitant 
dc journée5 de corvée qu'il serait iiéccssairc polir bûcher, en avril, époclue 
la nliis favorable. riii  rioi iris 42 acrcs de bois, et pour lever, tou5 nos bâtinic~its 

:ccpfCe a\ 
i, cc jour 
; lCr sur t (  

on demanciair uilc retr;llfr' Uep~lis UII an: jamais 1'Aiinonciation ri'avait ericore 
joui de ccttc faveur. Le diri~ariche, 22 dkcembrc, je cnrn~nençais une série 
d'insrructioris cr d'c~crciccs riicux qiii diir;i 15 jours. Cctte rctraite suivie par 
r r i i i q  avec uiic' cdifiante assidiiité et grand fruit,  nc coritribiia pas peii. iiatii- 

niint, 3 confirrnei- les esprit! bonne résolurion de faire 1: 
Snioii di1 dEcouragen~ent. 
.lis tout n'est pas fait, loin c'csl ~-iriricil-ialerncni pniir 

c~randcur R~ionsciçnciir I'Archcveque de vouloir bien noiis aider i iriettre nos 
projcts 3 ex2curiori, si Elle daisrie les approiiver, qiie je me suis tout récem- 
mcril rendu a Ot taw~ . .  

AVCC la grâce de Dieu aitachcc i la t>énedictioil $piscopale. qiie j'ai sollici- 
iuf spéein vis et la trés sage directioii qiie ni'a 
Cc Sa Cr; - niettre fin a la division des esprits 
I (11ic~tior nqiiera plus qii'iine ciiose, je peiisc, 

uiic S C U I C  CI~OSC, pour faire sortir I'iinnonciarion de I'éprciive des trois der- 
i-iicrcs a n n h  cr lui iw.l~rirner iinr i~npiilsion puissante qu i  cn assiirc I'everiir 
ci  l:i prepare merrie à deveriir bientôt iine paroisse cornpal-able i~ nos belles 
r>ii.c.iisscs di: la \.allZc du St-Laurent: car j'ai tout lieii de croire qiie de soli 

Ic goiivcrricrnerir de Qufbec va crifin répoiitlre favoiable~ilerit aiix reqiiê- 
fficiellc.; cluc lui orii adrcss?cs de rioiiveaii dernierenierit les intéressés 
i jet  des chcmiris 

Cc qiii iious iiianqu~:, c'cst UII ! écuniaire sidéra ble 
faudrait poli!- Ics i ravaux dc. coi 1 et de d i  n t ,  dont 
de parler, la aomrne de 53,650.f ; y  avoir ~t réflEch 
quatre rrioih,  aprts avoir co~isultr: separernent plusieiirs persorincs coi..,,,,,.. 
tcs, dcs gens d'expérience, du niétier, et in'êtrc procuré cles renseignzriierirs 
slirs conccrriant t o u s  les détails, prix dc lri niairi d'ncuvre, du bardeau, dii 
cioii, cles Sei-riires, dcs vitres, de la chaiix, ctc., jc siiis cotivairicii qiie la sornrrie 

tc de 5 3 ,  650.00 s i l  lie faiidraii pas I'üjoiifc 
:ettt somme, C O I ~ F ,  t rclativcmcrit for , si I > o I ~  
dére le cofit iiices~ 5 de la main d'oeil ansport 

-. ,,s vivres drills noirc cxrrcrnr riora, oii I'avoinc si: verid rcguiierernent 80 
6 90 cts le ininot, lc foin 16 à 20 piastres la tonne, ou le sciage ne coîite janiais 
nioins que 50 cts le billot; et oii il est impossible de faire faire iin acre de 
dtlfrictiement pour irioiiis de 10 ii 12 piasr res, rii de faire transporter des effets 
d t  St-.Tkrôrric pour in3in.s de S 1.25 par ccrit livres. Le petit tableaii ! 
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sans descendre jiisqii'aiix derniers détails, indiquc asscz I'usagc B faire de 
cet argenr:- 

Es1 imation dernilléc des dépeiisrs tiécessriites ri faire, 1 '  Annonciatin n :  - 

VII. 
\ r I I I .  

I X .  

1. Ferinc ri iyire h t.t:iblii-: 
................................. - Uéfri de 42 acrcs $ 200.00 

- Grain ue scinence poiii- 50 acres:- 50 minnts d'avoine, 
et 40 riiiriots de pois, blé, orge, patates, sarrasiri, etc. 

- Aiijinaiix: 1 vache, 6 ilioutons, 13 poliles CIL. ...... 
-Maison, grange. érable, bergerie, cfc. ................. 

Il. Coiivent : tnaison de 30 x 40 pds, avec ci~isinc et hangar 1, 
I I I .  Sacristie de 30 x 72 pds, avec poClc, ai-iiioircs, etc. .... 
IV. Polir cliapelle: aiirel, rriduit, plafoiid, pltindicr, 1 poèle, 

50 baiics dc 10 pds chclciin ........ .... ïuu.uu 
V. Clôtiire, cn palissade, du cimctitrc ain 

de l'église - 18 acres dc tour .... .... 100.00 
VI.  Sciagc de 600 billots ................ .... 300.00 

Ciiisinc dc 2 1  x 20 pdç, a, presbytére . 
Foiir i chaiix rclcvcr c t  ier ........... 
Frais pour trriri~porr dc d :s, ineiibles, 
provisions ........................................................ I I I I I  IIII 

Total ................................... $3,  

......... 
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PIiisiei1t.s points de cc tableaii dcniarident qiielqiic explicarion. D', 
la fernie: Il y a , dans la itiissioii, i i t i  hornnir. qiii est i'cconnii dc tous c 
iin tra\lailleur aussi consciencieiis qu ' i l  est actif et habile cultiva~eur; 
pouvant confier son propre lot à son fils, consentirait ii prendre la t r  

13 I'ahriquc à ferrile à des cnnditioris nvari!agruses. Mais paiivre, i l  ne : 
r le grain de senicnce, rii r ~i'il Iiii fa  
lue, uric fois les arbres de nc :, il puisst 
dcf'richemerit, c.-à-d. ébr~ic :r les frec 
c brûlcr A tcnips pour senicr dcis ce printemps. Les $200 marqii 
u pour défrichenicnt, sont destinees h payer le trat~ail qiii rest, 
prés la co~ilx du gros bois par cor\,ée. Irripossible de faire faii 

. . ichernerit par corvécs; il  Faut laisser à chaciin le tenlps de faire SL.. 
travaux ct d'agrnridir un pcu son d6friclicrnent. Du reste, I'expéri 
ive qu'il n'y a que le hûchagc q u i  se fasse bien en corvée: le rest 
3il en graiide bande se prête trop r i r i  babil.  

)nviendrait bien d'avoir dc suite iin p l u s  gr:in(- : d'anima 
~ c ;  mais, ii la rigucur, cc qiii cst indiqiiil au ta1 'irait p o u  

. ".,..,., 
650.00 
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iees ail 
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e dii 

11x sur 
r con1- 

1 .  

... int A la sücilstie et ;I la cuisine dit presby~ie, ii scralr bien iitile .,., 
kirc irnm nr, parce que In chapdlc cst t rop petite, et qu'il cst 
ifficile pi rctrc de coritin~ier B vivrc, coniinc il l'a fait depuis 
issaint, cl 'arriillc pr ivée et au tiiilieu des enfants. Dr 1n2tnr la 

tiiaison dii fermier, a f i n  que celiii-ci puisse venir s'y installer avec sa faniille 
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voloni 
ans ai. 
dant c 

Dar 
suppo 
velles 

avant la saison des ~cmaillqs. [..CS autrcs çonsti-ilcrions ne se feraient qii'aii 
commcnccmcnr dc I'ét il. 

J'avais parlc d'ahorti d 'unc maisori d'Çctilc; puis, au tablcaii, j'ai II 
' 

U ~ I  couvcnl. Voici ICS raisons toutes spéciales quc j'üi cic deinander des 
pour I'cnfeignemcnt. C:'est le seul nioycn prariquc, pour Ic moment, r 
ncr l'éducation à tous los crifants dç la rnission. Lcs pctitcs fillcs co 
ct pensionnant chcz Ics socurs, il deviendrait pnsriblc dc t i -O( 

coiicher les petits garçons éloignés, dans nos tieiif familles d u  
dans le presbytère, coinme cela se pratiqiie ail Notniningue 
il faut aller chercher iiiie maîtresse bien loiii et la payer cher, >iLa.uu; nien- 
tôt il nous en faiidra pliisieurs; les soeiirs noirs en prépareront jiour le jour 
ou chaque rang voudr;i et pourra avoir son école. Je préférerais des Soeurs 
Marianires, de la maisori de Sr-Laiirent, parce que ces Soeurs tleuvrnt ensei- 
grier, provisoiremerit du moins, les petits garçons, et que ce 
soulagement pour les Saeurs du Nominiiigiie, conirne poiir ce 
ciation, de n'être plus privées dii plaisir de voir des tnenibre 
f'arnille religieuse pendant des années. Je [ne suis donc, avec in aietiveiiiarite 

ssion de Monseigneur riotre Archevêque, adressé aux Soeiirs Mariani- 
la RSverende Mère St-Basile, supérieiire générale, ine répondait hier 

cri I I I C  protctlant trois Soeurs pour le mois de décrnibre nrochain, avec I'anré- 
de Mgr l'Archevêque de h 
]cc. Cct tc t rks inlportaritt 
Ic succes comme assuré ei 

iious recommander a la Socih! Uc c'olonisatiori. t e  coiivenr bati, r 
est vrai, la qucstion d~ suppori des Soeurs, S125.00 pour cliaqiie Soi 
tout $375.00 à donner annucllemcnt; mais la difficulté de trouver cette s 
j'ose le dire, n'est pas insiirinonrablc. D'abord, rios colnns s'enga 

tiers, j'eil suis siir, à ne pas demander d'autre Ccolc 
i moins, ct à se c6t iscr pour la somme cle $150.00 ariri 
:es quatre ans. Pour les $225.00 autrcs piastres. nouc i 

rion scolaire, environ $30.00. du Conseil dc l'Instruction Publique, plus u i ~ c  
alIocarion spCcialc facile à obtenir des fonds en réserve poiir les tnuriicipali- 
tés pauvres: cn sorte que la Société de Colonisntiori pourrait aisément je pense, 
fournir le reste- 

1s quatre fficulti. s< 
rt des SOI pide de la 
faniilles i 'amciter 1 

couvent et le chemin (le fer,  indépendainrnent d r  I'nugrnenratiori norniale 
dc la population qui  forme déjà la mission. Je suis coni~aincii qiic, dans ce 
laps de temps, presqiie toiis les 101s non vendus dans la rnission auraient leur 
proprihaire. 

Les 100 piastres q u i  figurcnt a nieront 1; 
d'oeuvre puiir coiipcr, faire scier i des enf i  
l'école, je piiis fairc Ic rcste moi es. les clc 
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J'ai niarqiié le sciage dc 600 billots, pni-cc que, si i t  , i l  
cn faudra bien üjoiitcr iine coiiplc dc c c i ~ ! ~  aux 400 52jà. 

chaiis. j'; e 300 piai ssaire et su t'fi- 
M. Boilc; -ils A r c l e~  nctfrc cn op& 
ui-rait 2tr >~idit ion ( urnirait gratis 

routc la chnus nbccssaire pciur la chapcllc, Ic prrsnyrere, la rnnisoti du t'er- 
micr ct ]c.urs dPpci~daiiccs. Sculcmei~t polir les enduils de la C :r di] 
coii\'ent, iI faudrail, dc l'avis des gens clil rriC-tier, RO barils d et 30 
à 40 barils pour 1c rcstc, en m u t ,  plus de 100 barils. Or, la cl .ciid, 

Moritrcal, 70 cls 1i: b a ~ i !  (200 Ibs.1 four, eri sorte que, avec le char- 
i-oyagc. ($1.25 par cent livres) la clia iiis ferions monrcr de St-Jkrôrrie, 
nous revieridrait, polir toiites tios k i $300.00 erivii-on; ct A la riluitic 
dc cetrc somrne ail moiiis, si noiis pouvions noiis la piociirrr à St-Jovitr. 
cc dont jc n'ai pi1 encore m'assurer. I I  y aiirait tloiic i i i i  rloiible avanii 
rloiincr $300 poiir aider à reniettre le foiir chaux en operation, puisqi 
scriiit le riioyen de se procurer de  ia ctiaiis poiir les bltissej de la fabi 
tout eii cil procil colons. 

Jc ii'üjoute rie :t d'urie cuisjiic. pour le pre car ils es1 
dcrit qii'iln curé tenir résider dalis ilne niais x 25 pds 
iil'lc SL'rvallte. 

]Mais je iîi'apcrçois qiie j'ai été, ici. entrain6 II-op loiii; je tnt: ti3tr donc 
cl'cii finir avec cet ni.ticlc des besoins de la ri i issjo~~, CII n o t a ~ ~ t  sinipletrieri! 
l e i  riurres poiiits quc vciici: 

Eri vii d'aider les coloiis de 1'Annonci;itio 
I'ari-i\+e é, j'ai presque toii ; rCsidC a1 
r;aii-it, ct oposc, avec la per Iéjk obrci 
dc continuer à y risider ericore qué,,,, ,,,,,ps. Mon Supcr~cur  m'a P ~ U I , A , J  
de nie donner un Frère eri jiiillet, cpoqirc OU je sortirai de la faniillc oh j'liabite 
actiiellemenf, pour entrer claris IC preabytkre prêté jusqii'ici l-iour I'icolc. 
S'cniportc pour cela, don  de plusicui-s amis, tour un triobilier que l'on ile 
~irilirrai! pas achctcr iieiif saris debourscr iiiie soinnie asscz rondc; cr 
cc mobilier, it I'csception des lits, est doniié i la niissiori de I'Annorici: 
et cfevra y @ ~ r c  laissé poiir le CurC. Notre Supérieur, Ic R.P .  Hamel, a pc 
la geiiérosit6 jiisqii'à [ne donnrr un chcval, avec voiture ct harnais, qui SI 

ri l'iisagc dc la rnissiori pcndant moii skj-joiir. 
L'otcaii-ion parait donc cxcelleiite pour critrcprendre sans dklai les tua3 

rlc déf'rictiemei~t et de coristruction, dorit j'ai l-iarl2. toiis cc5 ti-iivallx 
varit niarclier A merveille, le  Plh.~ CI niillenierit au~rcrncnt . 

I I  impoi-IC de ne pas oiihlicr, non ; 'and avantage d'eiilcver de 5 

cn a\:ril, avant le  défrichenierit des iir le tcrraiii de la fabrique, 
lc bois de ctiarl-iciltc iiScessairc airs udlislcJ, sans quoi il y aurait  beau^^^^^^ 
rie perte clc Ieinps et d'argent à cüiisc dcs c1inrrriyagcs. 

E n f i n ,  je tie croib lias tne trompcr cii diîaiit que Ics SiiciStbs de Çuloiiisa- 
licin rint donne relativement fort peu, jiisqu'jci, à la mission de I'Anrion- 
ciatinn. 
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I l  est difficile de se figurer toiite la joie qiie prodiiirait a l'Annonciation 
I'hcurcuse nouvelle que Mgr I'Archev2qiie nous ü obtci-iu l'aide g?nkrcusc 
quc jc solIicitc aujoiird'liui; et Ir prêtre qiie Sa Grandeur se proposc de dCputer 
au cornnlencement de  juillet prochain, pour prkparcr un rapport dorit Elle 
s'aiderait BU Inornerit de régler defiiiitivernent ilotrc grosse qucstion conccr- 
nanf le sitc dc la ruturc &lise. et. nar la même. du coiiveiit,pourrait. en inemc 
temps, consfa te joie, savoir: iint parfaite 
ct uiie ardcur i ç  braves colons, 1 r ,  selon 
leiir pouvoir, )jets. 

Puisse iloirc rtcrnariae erre exnucee promptement. Car, jc i.ai cicji mon- 
tré, le tcmps pressé pour commencer les travaiix, c i  "bis dar qu i  cito dat." 
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Eii effet, i l  ressort clairement, de cc qui a été dQjU dit, quc l'Annonciation 
csr destiiiée devenir lin centre qui joiiera uil role important dans la coloni- 
sation de tout UII vaste district; e t ,  sous cc rapport, elle fcra, vers le nord, 
pour tout le halit dç la vallée de la Riviere Rouge er le district erivironrinrit, 

ic  St-Ignace du !\J demrnerir destirié i faire I L  
l'ouest, le long dr:s tes dites chemin Nolin et CI 
un avenir prnchai t que certaines circonstance 

par unc douzaine d'iridividus, q u i ,  co~itrairement aux exige! loi, n'y 
Font pas faire ou prcsquc pas faire de defrichement, auroii, paraly- 
scr son d6vcloppemcrit. 

L'Arinanciation, el'ficacement aidée et poiirvue de son Ciiré, pourrait de 
suite servir de poirit d'appui et con-itne de base d'opérarions a plusieurs ~ iou -  
velles coloriies dans It:s cantoris encore inhabités de Tiirgeon, de Lynch, de 
Mousseau, ct, Ic lorig de la Rouge, jusqu'à la source de celte dernière rivikre 
et la haiiteiir des terrcs, distance de plus de 20 lieues. 

Impossible, à mon humblc avis, d'exagérer I'irnportarice de cette oeiivre 
Cmiriemcrit patriotiqi..r cf religieiisr a la fois; il  s'agit, ni plus rii moins, dc 
continuer et d'achever satioii d'un pays. hl.  Ic Curk de Sr-JGrGme 
affirrrie, dans une de SC res, yii'il y aui-ait, l i t ,  facilement placc pour 
50 60 belles paroisslis : que j'ai vu de ccttc region jiisqu'ici, parti- 
ciilil.irenient dans les io i i su~. i  ~ulirses que j'ai dfi faire trois semaines diirant, 
pour y visiter 12 clianticrs, mc porte à croire que l'affirmation de Mgr Labelle 
ii'a rien dc liasarde. 

'i'el, est, ivloi~scigncur, l'expose fidèle, et aussi succinct que possiblc, dc 
ta situation ct dcs besoins de l'Annonciation, aussi des ineilleuis r 
il nlc scmble, de venir au secours de celte mission iiitéressantc. A Voti 
deur, naturellement, de jiiger en dernier rcssorr et dcs besoins et des 
d'y subvenir. 
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Cornrnc Votre Grandeur m'a dit que c'est à la Société de Coloiiisation dc 
h~Ioiiti.énl qii'il faut s'adresser poiir obteriir l'aide pécliiiiaire c1Csirt.c. j'ai fait 

é ci-hniii pliis di.taillt. qu'il ri'cût été nécessaire de Ie Faire autrcmcrit, 
cxpoçé \,crb:il yiie j'ui cil I'honncur de vous soiirrieltrc ii Ortawa. J 'ai  
aii5si. loiiguement ct a pluaiciirs reprises, de  tout cc siijet avcc h'l. 
Chré d'Hochelaga, iin tlcs dircctcurs de la SociétC de Colonisation 

~ t i é a l .  M.  1.e Ciire d'Hochelaga, avec bien d'autres détails quc j'ai 
lonner, surtoiit avec la coririaissance qu'il a acquise du veritahlc Etat 
C S ,  dans nos missions, par la visiic qu'il y a faite l'éte dcrnier. se trou- 

vc1.a eri nicsure dc i'oiiii~ii~, ail besoiri Ics aiirres rei.iscigiiements que la Société 
dc C:olonisatiori poiirrair desircr. 

Après avoir de nouvcaii attire l'arrentiori de Votre Grandciii- sur Ic fait 
qiic l'hnnoiiciariori n'a jarriais rien requ, yiie jc sache, rii dc la l'ropagatiori 
d c  la Foi ni des Sociétés de Colonisation, si j'exrepte les $100 [neritionnees 
plus liüiii, jt n'ai qii'uile cliose à rijouter: jc vcrrai a cc qiie I'atgcnt qiii nous 
sera accorde soit ernployé avec route l'économie possilile. et qu'il soit reridu 

nploi exai t jusq~i'aii derriicr iptc-rend 
parvcnii- if6 par I'cnt rcriiise : Grandci 
ircux d'ar Ic moiz ri~iciix tour le Votre ( 

cicur ori ae !a hociété de ~oionisation qui serait charge ae vcnir con-ipi- 
sur les lieux Ia niariiérc dorlt SC ferait lcs travaiix cti yirestinn. 

Vciiillez agrEer, Monseigticur, l 'homii~agc de  moi1 proforid respect, 
croirc pour la vie, 

de Votrc  Graildciir, ctc., 

de cet cn 
rai fnirc : 
s très hcu 

. . m  

:tement c 
h la Socii 
:ci~eillir i 
,y . . 

ct inc 

c serviteur toiit devulié 
Pérc Gieriicr, s.j . 

Au sujet de ce projet de développement, la Socieié de colonisation de  Mon- 
[réal s'enferme dans un  mutisme complet. Et le missionriaire Grenier s'en 
plaini auprès de  Mgr Duhatnel dans une lettre datée du 11 juin 1890: «Je 
n'ai pas besoin de vous dire, je pense, Monseigneur, quel a été notre désap- 
pointement de ne recevoir de la Société de colonisation tii aide, ni même iin 
mot de réponse a ma demande qui, pourtant, me  paraissait solidemenr moti- 
vée. hles gens ont montré la meilleure volonté. Ils ont fait de  leur côté ce 
qu'ils ont pu, c'esi-à-dire les billois et le bficliaclie de  42 acres. Tout czt aba- 
tis a passé au feu, mais n'a pas e ~ é  ramassé, et ne pourra,  par conséquent, 
à l'exception d 'une petite partie, etre ensemencée, car je n'ai pas d'argent, 
el il est impossible de demander a nos gens de laisser la leurs propres travaiix 
pour venir encore travailler sur le terrain de l'église, surtout après les 4 jour- 
nées de corvée déja données pour bûctier. Tous nos projets de consiruction 
sont aussi Lornbés à l'eau. C'est peu encourageant!g.>> 

Au grand malheur des coloiis, avec le départ des Jésuites en 189 1,  ce beau 
projet croupira a tout jamais dans les limbes. 
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CHAPITRE 8 

Les Chanoines Réguliers de 
/'Immaculée- Conception, 
à la poursuite du rêve 
du curé Labelle 

Cliargés de continiier l'oeuvre d u  curé Labelle, les Chanoines Réguliers de 
1'Immaciilée-Conception arrivent à L'Annonciation en 1891, <<dans une région 
toute en bois. peuplée ça et la de quelques colons éparpillés sur le bord de 
la rivière Rouge et aut.our d u  lac Nominingue, loin des centres de ravitaille- 
ment, a trois journées d e  Saint-Jérôme, par des chemins rudimentaires tra- 
cés et ébauchés en pleine foret. [Où J aucun secours pécuniaire n'arrive plus 
aiix desservants de ces régions; les prètres vivent comme ils peuvent, de la 
pauvreté des colons aussi pauvres qu'eux1;)) ces colons sont découragés et 
appauvris; la crise règne dans l'industrie d u  bois; la constriiciion d u  clieinin 
de  fer est au ralenti. Tout se passait comme si la marche de la colonisation 
était arrêtée, comme si la «belle oeuvre de Nominingue- et de  L'Annoncia- 
tion était tombée dans le plus affreux marasme. 

Mgr Duhamel, évêque d'Ottawa, n'écrit-il pas a Dom Créa. supérieur géné- 
ral des Clianoines Réguliers, le 19 juin 1891: aSi voiis n'envoyez personne 
il me faudra tout abandonne+.>> Dans le but de parachever le projet d u  curé 
Labelle, les Chanoines Réguliers accepteront de relever le défi et de donner 
uri nouveau souffle de vie au développement des paroisses de la vallée de  
la Rouge. 

Dès leur arrivée, ils fonderont le prieuré de Saint-lgnace de Nominingue 
et quelques annkes plus tard trois prieurés: L'Annonciation, Turgeon et La 
Minerve. Ils desserviront les missjons des cantons Loranger, de Moritigny, 
L'Ascension, La Macaza et Hébert. 

Dans leur travail de missionnaire, les Chanoines Réguliers ne se limite- 
ront pas seulement a un rôle spirituel. Ils s'inréresseroric. aussi aux questions 
économiques, sociales, politiques et culturelles. Leur leadership s'affirmera 
de plus en plus et leur prestige social s'accroisscra à mesure qu'ils mèneroni 
des lutres pour améliorer le sort des colons en s'atraquanr aux grands pro 
priétaires fonciers ei aux compagnies forestières; en créant des inslitution, 
irnportanles comme la coopkrarive des colons du Nord, le journal le Pion 
nier, les cercles agricoles, la société d'agriculture, les syndicats d'iniiiative 
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Au Nornini/igue  PI^ 1908. 
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Debout, l i e r n p  roirgPe: 
à guuche. Richrird Bernard; 
2 d r o t f ~ ,  nbbP C/ioque/re. 

en s'occupant de la fondation et de la bonne marche d'un collége classique, 
de deiix coiivents et de plusieurs écoles. Mais toutes ces luttes s'avkreront 
vaines lorsqu'en 1914, Nominingue perdra aux mains du  Rapide cle I'Ori- 
gnal (Mont-Laurier) la vocation de cenire du Nord et la création d'un é v t -  
ch6 qui lui étaient destinés depuis 1879. 

Les Chanoines Réguliers de I'lmmacul&e-Conccptiori. 

FondE en 1865 a Saint-Claude, dans le Jura fraiiçais, par Dom Gréa, 
l'ordre des Chanoines Réguliers de l'immaculée-Conception a des règles 
spécifiques: ((La Congrégation a pour premier but la prière publique. 
La congrégation se propose, en second lieu, de continuer sur la terre 
l a  vie de Jésus-Christ victime en pratiquant les ariciens jeiines et 
l'ancienne abstinence. La congrégation se destitie enfin à tous les oîfi- 
ces du clergé séculier: renir les paroisses et, dans chaque paroisse, une 
petite école de laiinilé; tenir en même temps l'école primaire quand ce 
sera nécessaire; avoir des missions étrangères. En uii mot. elle a la des- 
iination même du clergé séculier; les chanoines reçiiliers, en effet, 
enrrent dans le clergé hiérarchique, ils ne se disiinguent d u  clergé hiérar- 
chique qu'en ce qu'ils son1 religieux, ayant la vie de communauté daris 
les paroisses (jamais nous ne serons moins de trois) et prariquant les 
voeiix religieus. » 

Les Chanoines Réguliers renouent donc avec le passé en réutilisant 
l'ancienne méthode d'évangélisarion: celle des monastères. 
Source: Dom Benoïr cite dans l'ouvrage de Mgr FClix Vernui, Dom Grc'a. 1829-1917, 
Labergerie. Par.;<. 88-89. 
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U n  siège épiscopal a Norniningue. 

L'idée d'un diocèse à Nomiiiingue était depuis longtemps propagée 
dans l'opinion publique au Québec. On pouvait lire dans le journal Lu 
Presse de février 1909: 

<(Le siege de l'évêque, c'est le coeur de la cire religieuse et. A courte 
échéance, c'est l'établissement de  ces collègues d'enseignement secan- 
daire, soir pour la préparation aux études professionnelles, soir pour 
le commerce, l'industrie et l'agriculture; c'est la fixation à demeure du 
chef-lieu judiciaire, avec garantie de rksidence nécessaire du magistrat 
de juridiction supérieure, en un mot, c'est la consécration d'une grande 
unité nationale qui ne fera qu'accroître et perfectionner, dans l'ordre 
moral comme dans I'ordre matériel, les forces vives de la patrie. 

La préparation B la vie civilisée des immenses territoires qui compo- 
sent I'aii-delà de notre ligne de faîte ne pourrait que profiter de la pré- 
sence autant que possible rapprochée, de sièges épiscopaux placEs à 
l'intérieur de la Province, c'est-à-dire, loin des vieilles lignes d'habita- 
tions du Saint-Laurent, du Richelieu, d u  Bas Saint-Maurice, de 
l'Outaouais Intérieur. C'esi ce qui, avec tant d'autres raisons d'ordre 
patriotique, nous fait désirer l'établissement d'un é\~èclié au Nominin- 
gue, comprenant les hautes vallées de la Rouge et de la Lièvre, ou 20,000 
familles peuvent tenir a l'aise et seraient déjà installées, ou tous les 
moyens d'action employés dans le passé pour coloniser la Province eus- 
sent été mis a l'oeuvre ici comme ils l'onr été ailleurs avec les merveil- 
leux rksuliars que l'on sait.» 

TOUT S~ECHOUZE 23 ans après l'échec du cure Labelle à ériger un evêclié a Saint-Jérôme. c'est 
À NOMININGUE au tour des Chanoiiies Réguliers de perdre tout espoir. Fendani que l'on se 

réjouissait au Rapide de l'Orignal d'être la capitale du nouveau diocèse, une 
sorte de morosiré ei: de rancune s'installait parmi les gens de L'Alinoncia- 
tioii et des paroisses avoisinantes qui voient amèrement disparaître le projer 
d'un kvêché à Nominingue pour lequel ils avaient tant travaillé. Certe page 
très importante de l'histoire régionale reste encore de nos jours une page 
obscure. 

Selon l'historien Luc Coursol, c'est le curé Génier du Rapide de l'Orignal 
qui a réussi A dérober à Nominingue soli rdle de capitale e l  du futur siège 
épiscopal. Entreprenant plusieurs voyages à Ottawa, Québec et Mont réal, 
le curé Génier tentera de conirecarrer les anciens plans du curé Labelle eri 
obtenant l'évêché pour sa paroisse. Pour le cure Génier, tcrir Coursol, «un 
évêcht à Nominingue pouvait être concevable en 1880, B l'époque du cure 
Labelle, mais trente ans plus tard, le point de vile a beaucoup changé. La 
colonisation a maintenani solidement pris pied sur la rivière Kiamika, sur 
la rivière d u  Lievre ct sur la Gatineau. Le centre de ce nouveau pays se trouve 
maintenant a Mont-Laurier, sur la Lièvre et non plus sur la Rouge3.» 
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On peut s'interroger si l'on doit a un seul homine, en I'occurence a u  curé 
Génier, l'irnplanration d'un diocèse à Mont-Laurier. Pourquoi cette lutte d e  
poiivoir? Quels ont  été les véritables motifs? Est-ce seulement une lutte ecclé- 
siastiqiie opposant le curé Génier et tes Chatioines Réguliers? La qiiestion 
du diocèse ne comporiait-elle pas aussi u n  enjeu territorial, économique et 
politique? L'analyse de ces multiples diniensions donnerait sûremeni un éclai- 
rage nouveaii ail confiit entre Nominingue et Mont-Laurier. 

Les Chanoines Réguliers resttrent à L'Annonciation jusqu'en 1926, soit DES CHANOINES 
jusqu'à l'aube de  la crise économique. S'ils ont kt6 des leaders dans plusieurs TRES 
champs d9activit&s socio-économiqiies. ils ont également e ~ é ,  a plusieurs occa- CONTROVERSES 
sions, l'objet de vives contestations. Par exemple, en 1897 et en 1907, les 
paroissiens de L'Annonciation ont adressé à iMgr Duhamel des reqlietes repro- 
chant l'incompétence administrative des Chaiioines Réguliers, leur mecon- 
naissarice des usages et des coutumes des colons. et demandant la nomina- 
tion d'un prêtre séculier Canadien ii L'Annonciation. Le Dr Côme Cartier 
pose directement la question B Mgr Duhamel: <csonimes-nous éternellement 
ubliges de subir les Rvds Chanoines pour nos curesJ.i> 

Parce que nous sommes français. 
((Oui plus d'une fois, les actes des Péres furent mal iiiterprétés, mal 

jugés el mème condamnés sans nierci.)) Le Père André Mouiret le signa- 
lait un jour, dans l'lin de ses sermons. a11 se trouve, dit-il, des parois- 
siens indiffhents envers nous parce que nous sominer Frunpis. Eh bien! 
mes frères, j'arrive de  France ou j'ai prié sur la tombe d e  mon vieux 
père. l'ai pris de  cette terre arrosée de mes larmes et je l'ai emportée 
ici pour la mëler a celle de voire cimetière; terre canadienne el terre 
française ne foni plus qu'une seule et même terre canadienne, comme 
nos coeurs unis aux vôtres ne sont tous désormais que des coeurs cana- 
diens.,) 
Suurce: L'ers un gloneux pnsrt?. 153-51. 
- 

Père V iaor  Eptnard. 
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Ce sentilrient de rejet disparaîtra totalement en 1909, avec l'arrivée de  Dom 

Vicror Epinard qui reiissira a assainir les finances de la fabrique er a entrete- 
nir de très bonnes relations avec rous ses paroissiens. Mais voila qu'en mars 
191 1 ,  a l'annonce du dépari du ptre Epinard, la paroisse se révolte. Des requê- 
tes soni envoyies a Mgr Gautliier, évêque d'Ottawa CI des ielCgrammes de {:i pTorestatron sont expkdiés à Rome. Les paroissiens d e  L'Annonciarion cer- A 

nent el occupent le presbytère et empêchent le père Epinard de  partir. Ils 
menacent de ne plus aller a la messe. Apeuré, le père Epinard ecrjt a Mgr 
Gauthier le ler mars 191 1 que les paroissiens upeiivent se porter a des actes 
de violence qui en éloigneront plusieurs des sacrements peur-être pour long- 
1emps.h Une délégation de  citoyens rencontre à Otiawa Mgr Gautliier qiii 
écoute leurs doléances et promet de leur rendre justice. Le catine revienr à 
L'Annonciation. 
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LA PAUVRETE DES 
MlSSIONNAlRES 

Le supérieur général des Chanoines Réguliers aurai! éloigné le pere Epi- 
nard de sa paroisse pour le punir d'avoir refusé de remettre à sa commu- 
nauté iout l'excédent de ses recettes, soit $4,000. qu'il désirait iitiliser pour 
ses oeuvres paroissiales. Le père Epinard revendiquait la liberté de gérer sa 
paroisse comme il l'entendait, Cette attitude allait à I'enconire des règles et 
des obligations de sa communaute et laissait entrevoir les débuts d'une crise 
interne qui éclatera en plein jour, en 1914 où cenains Clianoines Réguliers 
vont  quitter leur corninunauté pour devenir prêtre séculier. Le père Dom 
Moquer exigera de Mgr Brunet. nouvel évêque de Mont-Laurier, qu'il leur 
ferme l'entrée de son diocèse'. Cette mesure ne suffira pas pour arrêter 
l'hémorragie. La Pren-iiére Guerre mondiale servira de prétexte à plusieiirs 
Chanoines Réguliers pour retourner en Europe. Ainsi, sans avoir I'aiitorisa- 
lion de son supdrieur géntral, le père Henri Chalimeau, curé de Nominingue 
et responsable des missions de la vallée de  la Rouge, partira en France aider 
ses compatriotes en s'enrôlant dans I'inFirmerie militaire. D'autres le rejoin- 
dront. Ceriains se séculariseront. Les paroisses du Nord seront maintenant 
dirigées par des prèires séculiers a l'exception de L'Annonciation qui restera 
à la charge des Chanoines Réguliers jusque vers 1926. 

De pauvres qu'ils étaient lors de leur arrivée en 1891, les Chanoines seront 
rt5duir.s ;i une indigence extrème après l'incendie qui ravagera leur monastère 
le 5 janvier 1894. D'autant plus qu'à L'Annonciation, les paroissiens éprou- 
vent de la difficultk A subvenir aux besoins de leur curé et a payer leur dîme. 
En 1895. Dom Louis-Marie Vuaillet sermonne ses paroissiens: <(c'est a peine 
si nous avons reçu une cenraine de piastres. II y a sur ce point plusieurs per- 
sonnes gravement coupables, car elles se persuadent qu'elles ne sont poinr 
obligées de payer leurs dimes et ne songent A s'en acquitter que lorsquYel!eç 
ne savent plus que faire de leur argent. Celui qu i  néglige de payer sa dîme 
cotnmet un péché mortel car il vole ce qui ne lui appartient pas. II fait un 
sacrilège car il vole iin bien sacri. C'est donc un péché doublemenr grave. 
Combien font des confessions et des communions sacrilèges a cause de ce 
pécIié6. » 

L.e pauvre curé Vuaillet n'est pas rendu au bout de ses peines, car mème 
l'un des plus grands propriétaires fonciers du Canton Marchand, le juge 
Lacoste. retarde le paiement de sa dîme. I I  écrii a Mgr Duhamel en 1901: 
(<si M. Lacoste trouve que ses propriétés paient trop clier, i l  pourrai1 ei i  ven- 
dre ou en abandonner une partie et d'autres colons sérieux s'y etabliraient, 
mais loin de là, il arrondit encore son domaine et il ne voudrait porter qu'une 
partie des charges: il me semble que ce n'est pas juste; (...) son voisin, M.  
McGale, pharmacien de Montréal, qui est dans le même cas, a é t i  plus gentil- 
homme que !'honorable juge et m'a payé ce qui  m'était dû et cela, sans aucuiie 
réclamation. Les trois missions de Turgeon, L'Ascension et de la hfacaza 
ne donnent presque rien, il faut bien que j'aie un peu de revenu a L'Annon- 
ciation afin de vivre moi-même et nourrir le missionnaire qui dessert ces mis- 
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siens et lui fournir les clievaux et voitiires q u i  lui sont indispensables. Nous 
sommes peu exigents niais i l  serait convenable et juste qu'on iious donne ce 
qiii nous est diî légitiniement'.~ 

Plus tard ,  le cilré Dom Adrien Dalloz eniploie des moyens plus sévères 
pour rappellei à l'ordre ceux qui négligeront de payer leurs dîmes. II leur 
dit u n  dimanche du  mois de mars 1908: ({ceux qui par leur fauce n'auront 
point payé, ou ne les auront pas fidélement payéess,» ne recevront aucun 
sacrement. 

Outre la capiiation d e  la paroisse, le curé a d'autres sources de 1-etTenu: 
la visite des cliantiers. Mais là encore, ce n'est pas toujours facile car quel- 
ques rrictions éclatent entre les membres du clergé sur la question dc l'appar- 
tenance de certains chantiers au territoire d'iine paroisse. En 1902, le curé 
Lemonde de Kiamika revendique la visite du chantier du canton Montigny 
parce que, selon lui, la compagnie McLaren fait ses affaires dans la Lièvre 
er son bureau est a Hull. Par contre. le père Victor Epinard de L'Annoncia- 
tion réclame ce chatitier qu'il visite depuis plusieurs années. 

Premier Clianoine Régulicr missionnaire dans la paroisse d2 L'Annoncia- LA QUESTION 
rion de 1891 A 1901, Dom Loiiis-Marie Vuaillet prend en charge le projet UE L'ÉGLISE 
dc bàiir de nouveaux édifices religieux. Ou serorit-ils localises? Encore unc 
fois, comme à l'époque des Jésuites, ce problème divise la paroisse. Mgr 
D u h a m ~ l  iritervieni avec fermeté lors d'une assemblée en juillet 1897 pour 
iridiquer sa décision de ne pas changer la place de I'Eglise. Jos. Beauchamp 
de Saint-Jérôme, qiii construisit en 1892 l'église de Nominiizgue, a G I ~  chargé pè,, Adr,en D ~ ~ ~ ~ ~ ,  
d'entreprendre la consiruction d e  l'église de L'Annonciarion et d 'en  Fournir er*, - 
les piansg. 

Mais, la polkmique reprend de plus belle. L'enjeu est capital car l'empla- 
cement de l'église déterminera le noyau du village er rehaussera la valeur 
foncière des propriétés voisines. On propose les terrains de la fabrique, de 
Napoléon Denis ou de Dositliee Boileaii". Sans recourir à une assemblée de 
paroisse, le curé Vuaillet consiilte indii~iduellernent chaque paroissien pour 
connaître leur avis sur l'option d'acquérir le terrain de N.  Denis. II veiic évi- 
ter une assemblée publiqiie pour ne pas croiser le fer avec le forgeron J .  A. 
Auiliier qui  est à la tête d'un groiipe d'opposanc et qui favorise une autre 
opiion, soir le terrain de la fabrique. Ce dernier encore. le 4 niars 1896, envoie 
ilne longue requête à iMgr Duhamel critiquant en plusieurs points les dépcn- 
ses onéreuses du curé Vuaillet et son attitude outrageante en menaçant les 
paroissiens de  malédictions s'ils ne lui obéissent pas. 

La reqiiête d'Authier atteini son but. Mgr Duhamel reproche aux Cha- 
noines Réguliers d'ourrepasser leurs devoirs. Le premier mai 1896, le curé 
5amuel Ouimet de  Saint-Jovite est dépeche à L'Annonciatioii par iMgr Duha- 
ne1 pour rédiger le procès-verbal de  l'entente avec les paroissiens concer- 
iant la construction des édifices religieux. L'église et la sacristie seront cons- 
ruites sur le terrain de la fabrique et l'ancienne chapelle sera ~ransforméc n 
iour servir d e  presbytère. ' t s r  
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Le missionnaire de L'Annonciation, Etienne Riou 
visite les chantiers dc bois en 1908. 

c<À travers la Région Labelle 

En courses apoçtoliques. - Le R.P. Etienne, C.R. f . C . ,  a fait plu- 
sieurs absences, depuis le joiir de l'an. I I  a visité les chantiers éloignés; 
ça kté d'abord celui de M .  Wacico~, avec son iquipe si joyeuse et si 
sympatliique a route visite d u  prêtre; puis ceux de M. Art. Drouin, sur 
le lac des Cinq Doigis. Malgré la diception partielle des élections muni- 
cipales, auxquelles M. Orouin s'était personnellenient et activement inté- 
resse. Il s'était Fail plus u n  devoir de coeur chrétien qu'un plaisir, d'ail- 
leurs seiisible, de conduire lui-mèmc le missionnaire à ses campes. Ils 
partaient donc ensemble, le 15 janvier apres-nijdi,sur un léger cutter 
traîne par deux vrais coui'sicrs. Le soir même, ils allaien1 coucher au 
lac Sucrerie, au chanticr de hl. C. Delisle. Le lendemain de bonne heure, 
après la messe et la mission, ils coniinuaieni leur route et franchissaient 
les 12 milles qui les séparaient encore du lac des Cinq Doigis. Dans 
cette par rie, la course n'es1 pas seulement de Lrop, elle est dangereuse. 
Le pas  sr d'un conseil absolument pratique: il  y faul même I'arteniion 
d'un oeil très ouver1 et très clairvoyant: à son défaul, on peut laisser 
quelque chose de soi pendu aux arbres ou collé,soil aiix roches, soit 
aux souches. Les yeux, le pas ne maiiquerent point au  prudent conduc- 
teiir. Les voyageurs arrivaient à la campe, sans accident, vers midi. M. 
Pariseau, le cook en clief de son départemen1 salis second, servait bien 
vite un bon diner aux nouveaiix arrivés. Ce n'étair pas sans besoin, siir- 
lotit. pour l'obligeant conducteur, qui rentrai1 de suile dans la conduite 
pliis dure des travaux de soli chantier et teniait de préparer un chemin 
de  lace. a l'aide d'un rèservoir ne sortant poini des chant.iers du C.P.R. 
((La misère y glisse avec l'eau q u i  s'en perd.» Vingl-qualre Iiomrnes 
s'a~tablaic~ir, le soir. pour le souper, avec les nouveaux venus, et à 7h! /2  
le K.P. missionnaire etait dans le dortoir séparé, au milieu des voya- 
gcurs, pour Iciii. ~iiivrir encore plus son coeiir qiie son esprit. il est rare 
de rencontrer l'indifrérence qui se refuse aux bonnes avances de l'envoyé 
du Cicl. D'ordinaire, tous ces braves voyageurs cèdent aux appels de 
la gràce, aux secreis désirs de leur conscience. La foi se réveille, vive 
et sincére; la confiarice les met aux genoux du prètre, d'abord pour le 
pardon, puis le lendernai~i niaiin, de bonne heure, pour une bonne Com- 
munion. Ce Tut bien ici le cas: a 6h1/7, iout se liiiissail, dans I'édifica- 
[ion et la joie cornniunes; scapulaires et chapelets se distribuent alors. 
La générosité des voyageurs y répond par une collecte raite par le fore- 
m a n ,  en faveur di1 missionnaire.)) 

Source: LP Pionnier. 18 février 1908. 
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Mais le désaccord persis~e entre les syndics et le curé Vuaillet. Ce dernier 
affirme a Mgr Duhamel qu'il ii'y aurait pas eu de difficultés <<sans I'ingé- 
rence indue d'un maire libéral et rancunier (Horace Chartier) et l'opposition 
dkraisonnable de M.  J .  A. Autliier. Dans ces conditioiis je pense qu'une let- 
tre de votre Grandeur suffira, sa voix et ses conseils seront respectueusement 
entendiis".)) Authier réclamera aussi l'intervention de Mgr Duhamel. 11 lui 
c i r i t  le 26 octobre 1896: {(si on veut garder la paroisse catholique je crois 
que vous avez besoin d'y mettre la main car i l  se dit bien des paroles iiiju- 
rieuses conire la religion1'.» 
,----- y =  a 7- 

Finalement, le litige se réglera c'n 1897. Le contrat de construction de l'église 
est alloué à L'entrepreneur Hazaire Poirier de l'Orignal et le sciage du bais 
esr confié à Dosithte Boileau. Les familles sont appelées à fournir le bois, 
une corvée avec leurs chevaux pour charroyer le bois; avec leurs pics et leurs 
pioches pour travailler autour de l'église er dans la rue. Le 25 mars 1898, 
les bâlisses de l'église et du presbytére sont terminées et btnies en la fête de 
L'Annonciation. Mais i l  a fallu contracter une  dei te considérable et le curé 
Vuaillet fait face a d'énormes difficultés pour collecter la ripartition de la 
detre. Vuaillet kr i i  a Mgr Duliamel en 1896 qu'il considère que (<la réparti- 
tion pèse uniquement pendant toute sa duree sur les premiers colons qui ont 
dû faire tant d'autres sacrifices: je comprends que les anciennes paroisses 
où i l  n'y a guère de progrès possible, la répartition demeure immuable, mais 
tel ii'est point notre cas ici. Nous, au contraire, nous augmentons en valeur 
chaque année, i l  me paraîr bien raisonnable que les nouveaux venus paient 
leur quote-part pour la coostruction de l'église''.» 

Sur cette quesiion d'équité, le curé Vuailler consulte l'avocat hligneault 
de Montréal qui lui propose de présenter un bill à Qukbec, avec l'approba- 
tion de son kvêque, permettant de modifier les sratuis de la «loi de repar- 
tition .)> 

Le cure Vuaillet obtient l'appui du premier ministre conservateur d u  Que- 
bec, E. J.  Flynn, du procureur général, du député de Labelle. H. Tétreau 
et du conseiller législatif de Boucherville. Le bjll sera sanctionné à Québec 
le 9 janvier 1897. C'est une grande vic~oire pour le curé Vuaillet. 
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Modifications de la «loi dc riparlition» provinciale 
par 1c cure Vuaitlet de L'Annonciation en 1897. 

L'amendement apporré à la {(loi de répartitionib par le curé Vuaillet 
concernant la consc ruction et la répartition des égljses, des presbytères 
et des cimetières, touche l'article 3414, des st.atuts refondus de 1888 
qui se lit ainsi: 

((3414. Aucune somnie d'argent, prélevée en venu d'un acre de coti- 
sation autorisk par les commissaires, ne peut être exigCe en moins de 
douze paiements kgaux, et les commissaires, dans leur jugement 
d'homologation de cet acte de cotisation, doivent déterminer et fixer 
les termes ou l'époque des divers paiements, pourvu que ces lerrnes ne 
s'étendent pas A moins de trois ni à plus de huit ans. 29 Vict.? c. 52, S. 2. 

Voici la modification. adoptée le 9 janvier 1897, de l'article 3414 atrri- 
buable au curé Vuaillet: 

(<SA MAJESTE, par er de l'avis et d u  consentement de la Législa- 
ture de Québec, dbcréte ce qui suit: 
An. sj. Ù S . R . ,  3414. 

1. L'article suivant est inséré dans les Statuls refondus apris l'article 
3414: 
Acfe (le carisurion suppl6rnetrruire peirf êfreJair eti cerroins cas ef d6posP au presbytem. 

(q3414a. Dans les missions où i l  reste encore, a l'époque de la con- 
fection d'un acte cle cotisation, des terres de la couronne non concé- 
dées, il est loisible aux syndics, lorsque, au rnoiris trois mois avant 
l'échéance d'un de ces versements, de  nouvelles terres auront été con- 
cédées par la couronne, soit par leitres patentes, billets de location, per- 
mis d'occupation, ou autrement, de faire un acte de cotisation supplé- 
mentaire conienanr u n  tableau des dites terres nouvellement concédées, 
et d'inscrire au dit acte de cotisation supplémentaire, au débit des dites 
terres nouvellement concédées, suivant leur évaluation respective, un 
montant égal à celiii inscrit au debit des dites terres respectives decrites 
dans I'acte général de cotisation, et alors, sans autre formalité que le 
diipôt de l'acte de cotisation supplémentaire et de la riouvelle réparti- 
tion au presbytère de la mission, au moins un mois avani la date fixée 
pour l'échéance du dit versement, et sans qu'il soi[ nécessaire de requérir 
I'hornologation du dit acte de cotisarion supplémentaire et de la dite 
nouvelle répartition, les versemenrs de la dite cotisation devront se payer 
conformément a la dite nouvelle répartition, jusqu'a ce que, par suite 
de la concession de nouvelles terres, i l  ait &té fait un nouvel acte de 
cotisation supplementaire et une nouvelle répartition, laquelle nouvelle 
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cot.isation est par la présente autorisée et peut se faire de la même 
manière, tant qu'un ou plusieurs versernent.s resteront dus en verlu de 
l'acte général de cotisation. 

2. Avis au prône de la grand'messe de la mission sera immédiare- 
ment donné du dépôt du dit acte de cotisation et de la dite nouvelle 
répartition, le dimanche qui suivra tel dépôt, et un certificat de tel avis 
sera inscrit, par le desservant de la mission, au pied du dit acte de coti- 
sation et de la dite nouvelle r&partition.» 

Pour régler le problème de la résidence permanente d'un cure dans leur 
mission qui est, depuis 1880, desservie par Noniiningiie, les colons envoient 
une requête a Mgr Duhamel le I 1 décembre 1902 demandant qiie le Canton 
Marchand soit érigé en paroisse. Elle le sera officiellement le 16 janvier 1903. 

Les paroissiens de L'Annonciation ont eu une vie spirituelle intense impre- AU RYTHME 
gnée de la vie monastique des Chanoines Réguliers ou la prière et les céré- DES CÉRÉMONIES 
monies religieuses étaient pratique courante. Les Chanoines Réguliers ne RELIGIEUSES 
rataient aucune journée pour fêler un  saint ou une sainte, pour dire une messe 
ou pour exiger une attention religieuse particuliere, pour préparer certaines 
dévotions saisonnières qui revenaient cliaque aiinée et impressionnaient par 
leur durée et leur permanence. En février, i l  y avait les quarante heures où 
pendant trois jours, les fidèles assisiaient aux instructions, messes et prières, 
se confessaient et adoraieni le saint-sacrement. Moments privilégiés pour 
témoigner de la foi et de la piété communautaires, les processions du saint- 
sacrement ou de la Fëte-Dieu étaient organisées par le curé dans les moin- 
dres détails eri fixant la place de chacun et en réglant le parcours à suivre 
ct les règles à observer. 

Au mois de Marie, le curé sollicitait ses gens à venir a l'église er a faire 
des exercices de piété. Aussi, plusieurs fois, le curé de L'Annonciation orga- 
nisera un pélerinage surtout A Sainte-Anne-de-Beaupré, a Notre-Dame du 
Cap et au calvaire dJHuberdeau. 

Pour doiiner de  la vigueur à la vie chretienne dans  la paroisse, le curé a 
mis sur pied diverses associations religieuses: les Dames de Sainle-Anne en 
1891, I'Aposiolat de la Prière en 1897, les Enfants de Marie en 1901, les Fores- 
!iers Catholiques et l 'union Sainc-Joseph en 1904, l'Alliance nationale en 
1907. la Confrérie du Saint-Rosaire en 1912, le Tiers-Ordres de Saint-François 
:n 1912, 1'Association du Chemin de la Croix eti 1913, dont la force et le 
>ut reposaient uniquement sur la religion. Plusieurs familles étaient recorn- 
riandées P la charité publique chaque aniite. Certaines étaient victimes de 
naladie, d'incendie, etc. Elles étaient immédiatement signalées au prône et 
ne quête dtaii organisée dans Ie village et dans les rangs pour les familles 
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Les quarante-heures à L'Annonciation en 1908. 

<<Les Quarante heures ont éié célébrées dans notre paroisse avec une 
solennité et une pieté extraordinaires, mercredi, jeudi et vendredi der- 
niers. Le Bon Dieu nous a favorisé d'un temps splendide et tous ont 
mis toute la géntrosite possible pour assurer u n  triomphe grandiose ail 

Dieu de I'ancharistre. L'église ailair été superbement décorée par la K.  
Mère Gertrude supérieure du couvent de L'Arinonciation, aidée de 
quelques-uiies de ses soeurs et de mesdemoiselles Dorina Denis, Alma 
Pagé, Louisa Larose. De nombreux confesseurs étaient a la disposi- 
tion des ïidèles. Le R .  P?re André Mouttet sup. de Norniningue, M.M. 
Charles Proulx, curé de Labelle, Lavergne, curé de l'Ascension, étaient 
venus prêter leur concours a notre R .  Pere curé. Le premier jour. la 
grand'messe d'ouvertiire fut chantée par le K .  Pére Victor Epjnard, 
curé assiste du R.P. Adrien Dalloz, comme diacre, et de Dom Léon 
Ruty. comme sous-diacre. La partie musicale des ofrices fut beaucoup 
admirée et très goûtée par tous les assistanis. iMlle Boivin, le profes- 
seur de musique, a mérite des éloges unan.imes pour le succès avec lequel 
le programme des Qiiaranie heures, pour le chant, a été exkcuté. Les 
chanicurs ont tous rempli leur partie d'une manière admirable. Voici 
quel a été le programme pour le premier soir: <<Dans un  Saint Trem- 
blement)): «Choeur Deus abscondjtus» Pere Hermann, par les élèves 
di] couvent. ((Parce Domine)) harmonisé à 4 parties ci (tTantum ergo)), 
des fautes, Solo et choeiir a 4 parties par M . M . A .  Boileau, A. Grand- 
pré, T. Bruloite, J .W. Dumouchel er W. Taillon. {(Tantum ergobi choeur 
a 3 parties, harmonisé, par le P.A. Police, mariste et exécuté par les 
membres du choeur de  chant . ) )  

Source: Le Pionnier 18 fevrier 1906. 

éprouvées. La confiance que lui portaient les paroissiens consolidait sa fonc- 
tion de chef pouvant rallier ses brebis et réconcilier les familles en brouille. 
Et que dire de la mort? Elle éiair l'occasion de cérémonies religieuses émou- 
iantes où une grande piété régnait. 

Considérant la paroisse comme une famille, le curé de L'Annonciatioii 
iictait la condiiire a ses paroissiens en dénonçant le modernisme, en blâmant 
es parents qui négligeaient d'envoyer leurs enfants a l'église, en condam- 
ant l e  travail du dimanche, les danses. l'insubordination des enfants, les 
rkquentaiions des jeunes filles, en reprochani l'ignorance de certains enfants 
n matière de carhéchisrne, en luttani contre I'intemperatice et pour la fer- 
ieture des hdtels. 

Page de gnurhe: 
Lus j7dèles de la  parois.^ 

d e  l 'Air~toncrurron, 
Ù IU sortie de lu niesse, 
en 1909. 

1 .  Giorivrno Den1.s 
2. Dartrirr Derirs 
3.  Soeur Marguerire 
4. Tlidrèse Derrrs 
5. Gilberi Filroti 
6 O c ~ o v e  Clfimeni 
7. Du~na.re Charbonncnir 
S. îi lpbonse Denis 
9 .  Uosirli Be Poirier 

10. Camille Coiivreou 
I I  Donr Adrren DaIIoz 
12. Ifenri Pkckl 
13 Borrornbt Boileuu 
14. Dorn Louu-i1.Iurie 

V1turlbi 



La première cornniunion en 1906. 

«Dimanche, 24 juin, eut lieu l a  premiere communion des enfants, 
au nombre de 71; ce fut une fëre sans égale. Notre fanfare de r<Colons 
du Nordi) se rendir au couvent pour faire escorter ces petits élus jusqu'i 
l'église et de la,  après le cliant de la messe, les Y reconduire a u  son de 
la plus céleste harmonie. Rien que ce nombre dit u n  peu ce qu'est 
L'Annonciation, comme paroisse dans le nord. mais il y a plus.)) 

Source. L'Atni d ~ r  colon, 6 juillet 1906. 

L'emprise sur les âmes. 

Le Dr Corne Cal-lier raconte une anecdote qui remonte a 1925: wDom 
Adrien Dalloz, ne marchandait pas ses prières. Quand i l  portail le Saini- 
Viatique A un malade en danger, i l  tintair lui-même la grosse cloclie 
au sortir de l'église, nous remettail une clochette et tout le long du che- 
min récitait des prières à demi-voix. N o u s  sonnions h pleins bras cette 
clochette, A la rencontre d'un piéton d'une voiture, en passant devant 
une rriaison. Que de fois ais-je vu le piéton s'agenouiller dans I'lierbe 
sur le côté du chemin, le charretier découvert sur son  sièg~,  donnant 
largenient le chemin au cure qui portait l'hostie sacrie a u  malade, les 
maisons s'ouvrir, avec les enfants, la maman et les vieux a genoux sur 
le seuil de la porte durant cerre alerte momentanée.» 

Source' Dr Cartier Sous le crcl de L'Annoriciufion: 28-29. 

Procession de la Fête Dieu en 1895. 

«La procession d'hier a fait l'honneur au prêrre et à toute la paroisse. 
Reposoirs Fr arcs de Triomphe étaient élevés a profusion et avec les 
plus splendides décors. Le recueillement était grand parmi la  multitude 
qui suivait el l'ordre le plus parfait n ' a  cessé de régner dans les rangs. 
Les bannières et autres étendards étaient portés par les Dames de Ste- 
Anne, et ensuite par les jeunes gens, et c'est peut-être la plus grande 
foule que l'on air vu réunie pour une solennité religieuse depuis la cons- 
truction de la chapelle.)> 

Jean de la Hache 

Source LP Nurd 20 iuiri 1895 
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Processiort de /a Fête-Dieu 
vers 1900 
En arriere on reconnuî/ 
Herm~nPggilde Chareire, 

4 Adolphe Cllui-bonneau, 
Dosiilide Bo~learc er 
Eirgetie Cliurbonneo~c. 

En 1915, le cure Dom Adrien Dalloz mettait en garde ses paroissiens 
contre l'alcool qui était un «ennemi plus redoutable que l'Allemand et 
l'Autrichien1'.» 

Pendani la Première Guerre mondiale, Dom Dalloz mis sur pied un comité 
de secours pour venir en aide aux familles françaises et belges éprouvées par 
la guerre, en y envoyant argents, vêtements, nourriture et pansements. 

Les Chanoines Réguliers semblent avoir eu une certaine influence en temps L'INFLUENCE 
d'tlection. Ultramontains, les Chanoines Réguliers voient dans le Parti libéral INDUE 
un mouvement ant.i-catholique qu'il faut combatt.re. A L' Annonciation, en DES CURES 
1897. Dom Loujs-Marie Vuaillet est fréquemment en butte à l'agiiation des 
libéraux1> et appuie ouvertement le conservateur Ferdinand Desjardins aux 
éleciions municipales du Canton Marcliand en 1898. En 1908, les Chanoines 
Réguliers demandent aux électeurs de voter en Faveur du candidat qui s'enga- 
gera pour la réalisation du programme de la coopérative des colons d u  Nord. 

Aux élections de 1912, le curé Dom Adrien Dalloz déclarera qu'il faut 
«éviter la boisson. la fraude et le parjure)) et que l'église vaur mieux que les 
séances des parlements d'Ottawa et de Québec". 
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4' C'cs! ui-i clevriir rje r~~fer ,  eri temps d'klectiori; il n'est permis A 
aiiciin citoyen de rester indifférent dans unc chose qui importe ail bien 
piiblic à iin aiissi haut degré qiie le bon gou\3ernemerit de tout iin peiiple. 
Mais ce devoir, il peiit le remplir chrétierinenient, sans faihlcsse, avec 
uiie inflexible fermeté en s'élevant au dessus des prejugés, de la pas- 
sion et de toute considérariori d'intérêt personnel oii de parti. 

5" Po~rr qui voter?-Uniquement poiir ceux qiie vous croyez, devant 
Dieu, dignes de votre confiance, capables de voiis bien iepresenrti- dans 
Irs Chambres; poiir des liommes droits, sincSres; poiir des homrnes aux 

es saines; pour des hommes cnrivaincus, f'errnrs et inflexibles dans 
:cnmplisscmcnt du dcvoir, suriout lorsqu'il s'agit de Ia défeiise de 
i droits Ics plus chers, des droits sacres dc l'Église, de votre Foi. de 

1-cducation chrdticnw de vos cnfanrs. 
Ciardcz-vous, par conséquent, dc vater pour uri homrne qui  ne nierite 

pas votre confiance; pour un homme qui est cnnnu pour son hostilité 
a l'Égiisc, malgrl. ses belles paroles; pour uri homrne qui se noiirrit de 

:turc des mauvais journaux; qui vit dans I'intirnitii. d'a i i  - 
principes; qui  cst plus capable de fléchir afiri de plair ni 
un partisan, que dc résister A la tentation dans I'riccort nt 

corisciencieux d u  devoir. 
-Le temps des élections, je viens dc le dire, est un tcn~pc pleiri de 

dangers; ce n'est pas, néanmoins, dit le K .  PCrc, Ic scul tcmps où vous 
(lt-\fr~ 2tre sur VOS gaides. Les voies de coinii-iunicarions avcc les grartds 

es soiit devenues pliis faciles; les chemins de fer, qiri prinkti-cnt 
.trd'hiii partout et jiisque dans iios montagnes, apporlcrit assuré- 
avec eiix plus d'un avantage; riiais avec les chemins de fer se mul- 

tiplient aiissi certairis dangers. Gardez-vo~is de la mauvaise presse; fer- 
niez la porte de vns maisons aux niaiivais joiiriiaux qui rerident i~ nous 
envahir de pliis en plus. J'appelle mauvais journaux, joiirnai~x qiie vous  
ne devez pas lire et que vous tie devez ja~nais permettre d'enirer dai-is 
vos familles, non seulemerit tes jotirnaux positivement impies, insiil- 
tant A plaisir les vérités de la Foi oii les lois de la morale; j'appelle cncore 
mauvais journaux toutes ces feijilles neiitres ou A sensation qui ne CI~ICI- 

: clii'a exc satisfaire saille; et qui, si elles 
ent parfc ines prod :its édifiants. le foi-it 
le brit de ompcr, d scrupules ct dc &ire 

,.. ,,-r leurs chroniqiies   non daines et scandaleuses, leurs réclarnes de 
théâtres, leurs faits divers suspects, leurs images grotesques, leurs his- 
toires dépravantes, etc. 

II ne sufrit pas de repousser la maiivaise presse; faisoiis-rioiis iiii devoir 
d'encourager la bonne prçsse, si soiiveiit ct si iiistaniincrit recoiniiian- 
die  à tous les catlioliqiies par nos trois derniers et glorieux Pontifes 
Pic IX, Léon Xi11 er Pie X. 
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Un aurre fléau, qui cherche à pénétrer part( 
fond de no< montagnes, c'est Ie luxe extravag; 
des villcs. Oh! travaillez plurôt, nies amis, a  LU^^^^^ ,b, IJU 

cn honnciir, avec leur modestie, la belle simplicité de nos père? 
Ic vctcn-ient! Puis, leiirs precieiises habitudes d'économic! Qiie c 
les er inuriles dépe~ises nous faisons chaque jour! Habituez vus er 
a l'épargne et a I'esprir de sacrifice. C'est unc partic essentielle de l'kdu- 
cation 1 doiiiier a. vos enfants que de les habitlier de builne herire à 
se priver géntiralerriznr de certaines choses, afiri dc procurer le saliit des 
ii~fideles, de gagner des âmes à Jésus-Christ, ct dcs enfants à la ---:--'- 
Eglise, en s'affiliant aux oeuvres si belles et si rnkritoires dc la S 
Enfance, de la Propagation de la Foi. Sans compter que les AI 
de la Sie-Enfance. de la Propagation de ia Foi, dc la bonile Ste-, 
etc., foiiri~jroilt constamment à vos famillcs urir lecture toujoui 
fiantc er instriictive 1 la fois. Regle générale, on apprécie unc  1 
oeuvre en proportion des sacrifices qiie l'on s'impose pour elIl 

Je dois ajouter  1.111 niot ail sujet de la tempérance: l'intempérar 
iin terrible vice chez nous. I I  faut lui faire une gi  x t ,  sans j 
se lasser. 1,'ivrognerie est la source de tant de r ir I'ivrogi 
rnEmc, pour sa Fa.millc, pour toute iine paroisse, poitr toiir le 

Dc iios joiirs, on décore di1 iioiii d'hôtel, non pas seulement c 
pcctablcs maisons destinées i donner l'hospitalité a des étrangl 
passagc, mais cncclrc des auberges ou plutfit de misérables buvette! 
cipalcmcnt destiiides à entrctcnir le vice dé I'intcmpkrance. II ni1 
vient qiie pendani: iiloti sijour ici, L'Aiinonciation avait uii hii 
ce dernier genre; et c'était de trop. Aujoiird'hiii, vous en avez q 
parait-il; et je siii:, tenté de dire que c'est quatre de trop! Qiiell 
poiisabilité pour t oiis ceiis qui aident i maintenir iiiie telle oc( 
de désordres en une paroisse! 

Enfiii, souffrez. nies chers amis, qiie je voiis signale encore iiri 
point, en terminant. Ce point, j'y ai déjà touché toiit a l'lieure, er 
parlant des élections. Ce que je voiis ai dit de': élections, de leur! 
pers,  des soins 1 ~ r e n d r e  pour que les electioiis 1-ie deviennent p: 
occasion di: pcchés, de fautes plus ou moins graves, c'est comm 
fume d'une lettre qu 'un  de rios grands Evêques, Mgr Ignace Bo 
de sainte niernoirt:, second éveque de Montréal, adressait aiix f 
de sori diocèse, a l'approche d'uiie élection. Cet aiitre point, C ' I  

autre fléaii q u i  fait encore rage, hélas! au milieu de noiis; qu i  meme, 
loin de diminuer, senible avoir auginente ses ravages d'une manière 
effrayante en ces derniers tenips. Cc fléaii, c'cst l'esprit depcri-li cn poli- 
tiqiie; et ce n'esr plus seulement un sainf Evtquc qui le signale à scs 
diocésaiils; c'est 1< chef suprcmc de I'Eglise de Jésus-Christ, le 
Pape 1,éon XIFI, qui  l'a signalé cr dénoncé a tous les catholiq~ 
inonde; et ccla, a cliverses reprises, et en particulier dans un doci 
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solennel, dans sa cClc'bt-e Encyclique Supienthe Chrisrianue, dii 10 jnn- 
vier 1890. 

que Supientiae Cliri-rtianar parle des graves devoirs que sorit 
ter mplir fid tous les catholiques, eri leur qtrniiré de 
cil ,  oiis les ci s, to~is les citoyens, enfants de la sainte 
Egrzac, uFi-iaien[ aç.611 bul131ammcnt présentes à leur esprit les réglcs 
si sagcs qu'y a trackcs le grand Papc l..loii XIII ,  Vicairc de Jésiis-Christ. 
Ces règles rileritcraicnt bien d'être citées eri entier A votre pietC commc 
B vntrc admiratinri. Le temps mc pcrniei d'en citer peiiie quelques 

oivenr s'c 
intir dc t 
m? t,-.;." A.., 

pour 
inre. 
la ni 

courts extrr 
«Taus Ics ilitiques, dit le Saint-Pére, d :n tendre 1 

cntoiirer la d u  méme respect er la gari oute atte 
En politiqlic;, unzls les choses inséparables d t ~  1 ~ ~ 1 .  ~ c :  la rnora~~ Lr 

der; devoir:, reliçietix, on doit toiijours et cn premier chef sc préoccuper 
dc servir Ic plits efficacement possibic Ics iiitérêts di1 catholicisme. DSs 
y ii'on les voit menacés, tout disseritirnent doit cesser cnt re catholiques, 
afin que, unis dans les mCmes perisécs ct Ics rnènres conseils, ils se portent 
au secours de la religion, bien gknbal et siiprème auqucl tout le reste 
doit ëtrc i-apporte. 

Cciix qui rédigent Ics coiistitutioris cr font Ics lais. doivent t--:- 
compte de la iiatiire morale et religieuse tie l'hor aider a se 
fectionncr. 

~ ' É ~ l i s e  a reçu Ic iiiaiidat dc s'opposer aux ir~siitutions q u i  nuiri 
i ia religion ire de continuels efforts pour pénétrer de la vertii 
de 1'Évaiigi ; et les institiitions des pcupIes.i) 

Et Ic Par 
(<Cornnie II. surr ucs ktars dipend principalcnient des dispositioiis de 

ceux qui sonr i la tAe du gouvernement, ~'I?~l ise  ne saurait accorder 

nmc er 1'; 
L C l l l l  

pcr- 

ni son ~.iairoiiagc r i i  sa faveur aux honimes qu'Elle sait liii ëtrc hostiles; 
qiii refusent oii\:eriemciit de respecter ses droits.. . Au coriirairc, Ic dcvoir 
dc ~'Églisc cst de favoriser ceux q u i  ont de saines idées sur les rappo 
de I'Églisc et d r  l'firat ... 

les 
rio 

n 3 voir ( 
reprQen 
politiqii~ 
. - -  . .  

ians Ici pi 
tanls dc 1 
CS, dais  
. - .  

Itrc, Ics I 
1 gai-der 11 
les pir11pl 

Ces prkceptes, ajoute ericorc Ic: Sainr-Pi-rc dans la rnêmc Encycliqi 
reiii'crrricnt la réglc ;i laquelle tout carholi(~ue doit cor?-foortizc si 
pitbliqzt~. >) 

I X j A ,  cl'aprks le jugemeiit dii Papc, on voit donc clüireme~it t 
bieri faiisse et coridamtiable est ta prétcntiori libéralc que I'Églisc 
rie ~ l i t iq~ie ;  que le prl vequcs,  le Pape, 
les 'Église, n'ont qii'C e silencc dans les a 
rcs le çouverncment ( es, dans la confec 
' 
i cni-isrirurions cr des lois. 
Pnr là, jugez si le Pape n'avait pas le droit et Ir: devoir de bli 
Cariadicris de nc s'être pas unis poiir rcclaiiier justice dans In q 

:oin- 
I n 'a  
tous 
S h i -  
:lion 

imcr 
lues- 
as le II des ecoles du Nord-Oiiest; par Iii, jiigr'z si le Papc n'avait p, 
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jusci 
accc 
encc 
,.-.,.. 
C L l Y C  

Pou 
t ive 
- 

droit ct Ic devoir de iious ciminander a noils spi.cialemeni cat holiqucs 
canadiens, dans 1'Encycliquc A ffai-i vos, de noiis unir pour réclainer 

ice pleine ct cil!ii.re jiisqii'à ci: que justice pleine ct cntitre ait éré 
irdie, siir la qucsrioti vitale dcs ccoles catlioliqiics; cnfin, par la 
,re, jugez, si les Canadiens catholiques ont été vrairntznt obCissants 
trs Ir Chef c;iiprêrile de l'Église, cn ne faisant ricri ou presque rieri 
r les écoles, nitme après une direction pontificale si claire, si posi- 
et si forii-ielle. 
-Des Glections viennent d'avoir lieu; et d'autres encore parait-il 

auront liuii proclininenient; nc serait-ce pas le temps, pour des citoyens 
qiii désirent se conduire en vrais catholiques - nc serait-ce pas pour 
eiix le reiiips, dis-je, de s'esamincr sérieiiseinent, devnnr Dieu, sui- la 

iiire dont ils vieiinent tIe doriner leurs siiffragcs, et de voir s'ils 
iraient pas à prendre la résolur.icin de mieux faire, aux élections pio- 
nes? 
aris le dcsir si~icer.e de vouc Ptrc iitile, voila, mcs cbcrs amis, qiicl- 

qiies points sur I~sqii~?ls j'ai cri) devoir attirer spScialcrnent votre attcn- 
tion. Unc colonie nt: sera prospère, et des colons ne seront Iieiirciix 
qu'alitant que la loi de nieri scra fidélernerit observCe.>i 

Une assemblee electorale en 1908. - L'ANNONCIATION 
<<-Jeudi dernier. une grande assemblée elecrorale s'es1 tenue en plein air devant la salle du 

conseil municipal parce que celle-cj ne pouvait contenir la foule venue pour entendre les 01-a- 

teurs des deux partis. La présidence fut  offerte à un des fondateurs de la paroisse, un vénérable 
vieillard a barbe blanche, kI. DositliOe Boileau. M. Hector Chauvin, candidat conservateur indé- 
pendant, accompagne de M.  l'avocat Achirn de Nominingue qui  l'aide de son Gloquence, de 
son bon jugement et de son zèle ardent dans la présenre lutte electoraie, parlèrent tour à tour 
ainsi que leur adversaire M. I'avoca~ Piloii, de Montréal, reprdsenianr M. C. B. Major. M. Achirn 
sut réellement par la chaleur de sa parole, gagner a son candidat des applaudissements enctioii- 
siastes. M.  Pilon, excellent parleur lui aussi. réussi1 à faire admirer son intarissable faconde. 
Malheureusement dans l'abondance de ses paroles, i l  en laissa tomber quelques-unes qui frois- 
sèrent les sentiments religieux de notre popularion, en voulant eyuser le gouvernement d'avoir 
donné une position très lucrative A M. Charlier, un ennemi de  I'Eglise, un caloniniateur de pri- 
ires, un écrivain qui a mérité d'être condamné par I'auloriré épiscopale. er surtoiit en déclarant 
qu'eux ne s'occupaient pas de la religion dans la politique, principe monstrueux qu'un catholi- 
que ne peut pas admettre. Espérons que M.C.B. Major effacera le 22 oct. la mauvaise impres- 
sion qu'a crké son précurseur et que s'engagèant bien sinchernent ei bien catégoriquement a 
sauvegarder les droits des canadiens fran~ais  ei des catholiques dans tout Ic Dominion, i l  ne 
suivra pas a l'aveugle son parti s'il fallait par !a trahir u n  seul de nos droits, a cette condition 
la sympathie qu'il s'est acquise parmi nous et la reconnaissance lui donneront des voies nom- 
breux, mais A cette condition.» 
Sourcc: LP Pionnier. 22 octobre 1908. 
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CHAPITRE 9 

La deuxième et dernière 
vague colonisatrice 

Petidani l'ère des Chanoines Réguliers, plusieurs familles d'immigrants et LA NOUVELLE 
canadiennes françaises viennent tenter leur chance sur les terres d u  Canton P O U S S ~ E  
Marchand. En 1891, E'Annonciation/Cantc>n Marchand regroupaient 414 DU PEUPLEMENT 
habitants; ils en comptent 1625 en 1921; l'augmentation, en un peu plus d 'un 
qiiari de siècle est de  292.5% (voir le tableau 5). Les missionnaires de 
1'.4nnonciation notent q u e  I'accroissement s'est poursuivi de façoii assez 
parriculiére, que  la population a eu u n  cycle annuel marquant une grande 
mobilité. Entre 1895 et 1896, 46 nouvelles familles s'établissent dans le Canton 
Marchand et le village. Par la suite, l'arrivée du chemin de fer, en 1903, attire 
85 Familles. Mais les dkparts atteignent u n  sommet dans les années 1902- 1912 
ou 151  Familles quittent les lieux. 

Tobleau 5.  Popirkftiori iofnle dr lu prrroisre de L',4irnonrralion (1891.1921) 

1891 1892 1893 1895 1896 1901 1902 lm3 1904 1905 
A) populntion [orale 414 46.t 5.24 727 837  Ili0 1333 1341 1570 1639 
8) numbrc de laniilles 

I francaises 143 170 240 
1 caiholiques 143 170 &O 241 278 337 342 

iource: Recenseriienrs dit Cunodo 1891, 1901, 191 1, el 1921. Rapports annuels des niissionooi- 

ef PI curds de L 'Annoricioriori de 1891 u 1923. 

t 'émigralion est soit saisonnière, soit sans incention de  retoiir. Plusieurs 
jinilles et des jeunes quittent définitivement la région pour des horizons qu'ils 
roient meilleurs. Plusieurs partent pour  l'Ouest canadien, les Territoires du  
'ord-Ouest ou les É ia~s -un i s .  Certains s'absentent quelques annkes seule- 
ent, le teinps de  s'amasser de l'argent. D'autres enfin, pour  alléger le far- 
:au familial, quittent leur foyer durant l'hiver, le temps ({d'aller au chan- 
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L'Annoncialion:: nombreux départs. 
«Nous  avons vu cet été arriver bon nombre de colons venant de la 

ville el la fin de saison arrivant, il nous en reste très peu qui prendront 
leur part du sol. Nous ne savons poiirquoi, ayant parlé avec plusieurs 
personnes sur les diffkrentes routes où I'on travaille et ayant par tous 
les moyens cherche à approrondir ce mysttre et les coiis&quences qui 
s ' y  rattaclient pour servir à éclairer nettement les familles qui auraient 
le désir de veiiir s'établir dans le Nord,  afin de  ne pas les laisser décou- 
rager par de faux rapports fondés par les buveurs de whiskey; ceux-la 
seuls n'ont pu se plaire dans la forêt. Nous en avons vu de toutes caté- 
gories, que généralement I'on appelle Irumps, ou loffeui-s, arriver, tra- 
vailler deux, trois, quatre jours, c'est-A-dire le reste de la semaine qu i  
suivait leur départ de la métropole et repartir e n  disant qu'il était impos- 
sible de vivre ici; même beaucoup s'en reiourneni sans avoir gagné de 
quoi payer leur passage et traînent la route à pied plut81 que de s'habi- 
nier tout doucement au travail, qui n'est pas plus dür ici que  dans Ics 
rues de la ville; mais dont le cabaret n'attend pas d'enlever la grosse 
part de leur salaire pour ne laisser A la femme et aux enfants que les 
décliets. A leur retour en ville, ces gens vont prêclier le contraire; pour- 
tant, on leur dit que la vie des colons tend a s'améliorer tous les jours, 
car si le travail n'est pas à une place il est A l'autre. Les facilités s'appor- 
tent cliaque jour par les constructions de routes nouvelles, par les modi- 
fications que 1'011 fait A celles existantes. 11  est bien vrai  qu'il y a encore 
beaucoup a faire, que plusieurs annkes s'écouleront avant que ce pays 
ne soit au  niveau des anciens, mais mettez-vous en garde contre les 
r a c o n m s  de ces ivrognes invt~krks qui ont rant couru et qui connais- 
sait iout excepté le bon.  

L'inverse existe pour une petire partie qui ,  dès leur arrivée se sont 
mis au travail et onl ,  tout en travaillant, fait venir leur famille, se sont 
établis sur les terres; aujourd'hui sans trembler ils peuvent attendre les 
rigueurs de la prochaine saison. Ils étaieiii pauvres en ville, ils le seront 
encore ici, mais ne craindront pas le froid. 

Bref, leur famille n'aura pas faim! Quel contraste enire la Famille 
de l'ivrogne et celle de l'homme sobre! Si la première a froid et si elle 
a faim, l'autre, près de l'âtre, se réchauffera à volonté et mangera son 
appétit en artendant le printemps. Cet homme aura alors la place pour 
semer ou jl bûchera sur soi1 lot quand il ne travaillera pas aux chemins 
de colonisation. Alors, il aura encore besoin de secours, car peut-être 
les ressources sel-oni-elles épuisées et i l  faut semer polir récolter; mais 
ce sera la derniere fois que I'on devra venir A son secours, la ville ne 
les reverra pas d'ici à Iongteiiips. La plupart de ceux qui retournent 
trouve que  rien n'est bon. Eh bien, je pense que c'est eux qui ne valenr 
rien. Tout au moitis qu'ils ne répandent pas de faux bruits et qu'ils 
laissent a ceux qui ont de  la volonté et du courage la liberté d'agir sui- 
vant leur idée, et qu'ils s'engourdissent dans leur grasse ignorance et 
leur abrutissement, cause de leur malheur.>) 

Jean de La Hache 
Source: Le A1ord, 31 octobre 1895. 
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tier>i; ils reviennent cultiver les terres au printemps ou cont.inuent le travail 
en forêt en faisant la drave. Le taux de natalité arrive à compenser l'exode 
de non~breux jeunes et de familles entiéres. En 1891, on compte 5 personnes 
par familles dans le Canton Marchand. 

Comme le montre le tableau 6, plusieurs familles sont d'origine euro- 
péenne, bien que le plus gros contingent de colons vienne de Montréal et 
de diverses régions au Qutbec. Ces familles s'installent dans le Canton 
Marchand et le village de L'Annonciation pour diverses raisons. L'historien 
Samuel Charette prkcisc que: ((Quelques familles de Beauharnois avaient des 
affinilCs avec celles de Sainle-Marguerite, la famille française Felx de Saint- 
Polycarpe connaissait les Peres Dalloz et Épinard, de la mission de  la Ferme 
du Milieu. Mme Felx écrivit à la famille Régis Lalonde, dont quelques mem- 
bres étaient menaces de phtisie, pour les inviter B recouvrer la santé dans 
le climat de nos montagnes, ces malades récupérèrent leurs forces et donnè- 
rent B plusieurs autres I'idkc de les rejoindre. (...) Les nouveaux coloris venus 
de l'Outaouais connaissaient la région de la Rouge, au moins par le bois 
que la rivière leur apportait au moulin Hamilton de Hawkesbury. (...) Les 
familles indiennes du Lac Chaud avaient des parents à la réserve d'Oka. Dans 
leur échange de visites, ils firent connaître ta région de la Rouge et décidè- 
rent nombre de familles canadiennes de Saint-Benoît, de Saini-Hermas et 
de Saint-Placide ii déménager. (...) (La) crise économique et la construction 
de la voie ferrée a L'Annonciation (entraînérent) les populations des grands 
centres, surtout celle de Monrréal. (. . .) des groupes moii-is homogènes, de 
commercants et d'liommes de tous métiers'.>> 

Si la population de L'Annonciation demeure majoritairement canadienne- 
fraiiçaise et catholique, on compte, au fil des ans, de nombreux groupes 
ethniques venus se fondre dans le mode d'existence des colons (voir le 
tableau 7). 

Les Italiens. 

L'ascension du groupe italien se fait en 1901 alors qu'il constituait 
5.5% de la population du Canton Marchand, sait le groupe d'immi- 
grants le plus imposant. La nouvelle colonie comptait 74 personnes et 
ttait bapùsee <tVillaniville>> au <<Viladami>. Elle était établie sur les bords 
de la rivière Rouge oc u n  industriel André Villani avait installé une scie- 
rie et projetait la construction d 'une magnanerie pour l'élevage du ver 
a soie (skriciculture). De 18 l'appellation de l'endroit: «Rapide des 
Italiens)). Villani rêvait de crker des filatures tout comme en France 
et en Italie. Mais, en 1908. un feu de forêt ravagea toiite son entre- 
prise. Découragées, la plupart des familles iialiennes retournèrent à 
Monfreal. D'autres, comme les Toppi et les Moneita, décidireni de 
rester. 
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Tableuii 6. Toiol des Jarnitles &/ablies datts le Canron ~Morchund de I B P I  ù 1903, selon 
lerrr lieil d'origine 
ComiP Paroisse d'orieine Nombre de lamilles 

Tenebonne 

Laval 

Ch8lC~ugUay 
Vaudreuil 

Huntingdon 
Soulnrigcs 
Chainbly 

VercMrer 

I.np:ainc 
Ruuiill:. 
$:uni Hyacinthe 
Napicrril 'c 
Airnuii\hi 
Çhcfford 

Loibinitre 
L'lslct 
Chrrlevoix 
Montreal (ville) 
Qiitbcc (ville) 
Tioic-RiviPrrs (villel 
Ontario (Prorincc) 

Saint-Jmdme 
Sainl-Siholar:iquc 
Saintc- IïhPrèw 
Saintr-Adclc 
Sa inr t -A~athe 
Sajnr-Auguilin 
Saint-Jovilc 
Sainte-Margucrlie-du-lac-Maqsor~ 
Ssinrc-Annc-dcî. Plvncs 
Saint-Tiyppoliie 
Saint-Sauvçur 
Tcnckmnnc 
Oka 
Saint.&noîi 
Saiiii-Hcrmas 
Saini-Piai-ide 
Saint-Andrc-Avellin 
Thurso 
Biiskin~harn 
ChcntviIIe 
H w k n b u r y  
~ I o r i l c ~ l l o  
Ripon 
Saini-Vinccni J t -Pau l  
Saint-Martin 
Szint-Franco~r de Salçs 
Aylrnu 
BçrthiewlHe 
Saint-Cuthhen 
Jol icr~c 
Sainl-Alphonse 
Saint-Pau[ 
~ 'ep iphanie  
Sam-Erpri t  
S i n l . L i n  
Re~uhano i s  
Saint.Louis-d:.Conzague 
Süinr-Timoihw 
Vallcyt;eid 
Chiirauguay 
Rigaud 
Saiore-Manhc 
Vaudrtiril 
Saint.Ani~vl 
Saint-Polympc 
Cliambli. 
Saint-Huberi 
SaÏni-Antotnc 
VarenniY 
Vcrchçrcq 
Saint-Constant 
Saint-Hilaire 
Saint-Hyacinthe 
Sairit.Rimi 
Rimoulki 
Saintc-(-&cile de Milion 
U attr loo 
Saint-Flevien 
Saint.Jcan.Pon.loli 
Saini-Urhain 

F r a n a  (pays) 
Iialic [payr) 
Originc inmnnuc 

S:,iirc:. S Ci)om,:!c UOUIP( SOUYCIIS~~P - 38-63 
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Foin rlles de colons, 
air Can~ori Marchand, 
vers 1914, chenirn des 
Cypres. On reconnuic, 
de zoi~clie u droite: 
Lorenzo Goreuir. 
Clrarles Gureuar (bébk), 
A~isi's Gagnon, 
ivlorie Boiviri- Gugnon. 
H e n n  Gagiron, 
Henri Gureoir 
lduns Io v o r ~ i ~ e )  el 
Paul- mile Gureurr. 
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Tubleau 7. RPparli~ion de I D  poputarion de Conlnn Marchand ef de L 'Anrionriafion selori l'origine erlinique, 1901- 191) 

A n n k  Lociti16 Frnnçirlse tirllannlque Ilalicnnc duivc Bclgr Bulgare Polonaiw Russc MCiis Nol>- 
el 6 ~ 6 c [ f i &  

Anglaisc ÉEosÿaise Irliinduise Roumalne 

1901 1249 6 3 74 IS < 5 
191 I Canioo 

Marchand i 209 12 5 6 23 (14 2 2 30 19 
L'Annonciation 606 8 1 3 1 3 

Source: Recensenierils drc Cunodo. 1901. 1911. 

Les Juifs .  

Victimes de persécutions en Russie, un grand nombre de Juifs émi- 
grent vers l'Amérique et  certains d'entre eux s'orientent vers le Canton 
Marchand. En 191 1, le canton compte 143 habitants d'origine juive, 
polonaise et russe, soi1 7% de la population. Leur concentration sur 
une partie de territoire de La Macaza est appelée la <(petite Judée)). 
S'appuyant sur des organismes de protection comme la fondation du 
Baron de Hirsch, le club politique Laurier de Montréal, les Juifs se 
lancent dans la colonisation. 

On bâtit une synagogue. une école, un hôtel, des fours a charbon 
de bois. Mais leur arrivée n'est pas appréciee par tout le monde. Les 
familles juives sont l'objet d'harcélement et de  préjugés raciaux. Par 
exemple, en 1908, les colons, les curés et les notables réunis a I'assem- 
blee générale de la coopérative des colons d u  nord, adoptent une riso- 
lution contre l'envahissemenc menaçant de l'immigration israélite. 

Cette cohabitation de cultures différentes est perçue par le Dr Côme 
Cartier comme une «brisure du Canton Marchands! Canadiens, 
Italiens, Juifs, Polonais, Russes, Anglais, Roumanicns, Ukrainiens ont 
conservé leurs moeurs, leur genre de vie, leur langue, leurs manières 
qu i  donne ii La lMacaza un caractère distinctif voire cosmopolite dans 
la vallée de la Rouge. 

Source: C. Carlier. Op. ci!.: 83.  

Les Français. 
Témoignage de  la famille Rapatelle, 

Arthur Buies rencontre en 1898 Casimir Rapaielle. Voici ce qu'il a 
écrit a son sujer: 

((Un vieux Français natif de la Haute-Loire, M. Casimir Rapatelle, 
image frappante du caractere énergique et entreprenant des anciens 
colons français, disait, l'an dernier: <<II y a un peu plus de trois ans, 
je quittais Monti.éa1 pour aller m'établir dans la Macaza, en pleine forêt, 
h onze milles de Labelle, dans le nord. Il n'y avait pas iA de chemins. 
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Après avoir payé un lot $40.00, i l  ne me restait que $5.00 et je n'avais 
pas pour un sou de provisions. Cependant, j'aj trouvé le moyen de 
gagner ma vie et, aujourd'hui, je suis en bonne voie de prospérité. L'an 
dernier, j'ai cultivé quaiorze arpents de terre, et I'étk procliain, j'en 
cultiverai vingt. Sur mes quatorze arpents, j'ai moissonnk, l'été der- 
nier, 70 minois d'avoine, 20 minots de pois, 20 minots de patates, etc., 
et des légumes en abondance, de routes sories. J'ai de plus un cheval, 1 une vache laitière, der animaux de basse-cour, etc.» I 
Source: A r ~ l i ~ i i .  Buies ((A rravers le royaume du curC Labellei), Ruppori du congr& de 

lu colonrsaiioir, 1898: 338. 

Tdrnoignage de la famille PécleI. I 
Le Général Henry Martin explique comment la famille Pdclet a été 

at t iree par les Chanoines Réguliers à L'Annonciation. 
((En 1.890, les industriels jurassiens, comme tous les exportateurs curo- 

péens, virent se fermer le marché des États-~i i i s ,  A la suite d u  vote des 
tarifs rlouaniers Mac Kinley. Les frkres Constant et Félix Péclet, qui 
après leur père, Joseph Péclet, continuaient aux Rousses (Jura) la fabri- 
catioti et l'exportation des articles de lunetterie, cherchèrent au Canada 
une clientèle de rechange. 

Ils y étaient encouragés par u n  religieux rousseland, le savant histo- 
rien de l'Abbaye de Saint-Claude, Dom Benoit, de la Congrégation des 
Chanoines réguliers de I'Immaculée Conception. A cette époque, Dom 
Benoit, mandate par son supérjeur genkral, Dom G r h ,  discutait avec 
I'archevéque d'Ottawa de l'envoi de prètres français au nord d u  Saint- 
Laurent. 

Félix Péclet, le plus jeune des deus frères, partit le premier, en recon- 
naissance. Enthousiasmé par les possibilités du marché canadien, i l  
appela même un cousin, Philibert Monnier, h le rejoindre avec des 
échaiirillons de tout ce que produisait norre industrie dans l'arrondis- 
sement de Saint-Claude (tournerie, pipes, pierres synthétiques etc.. .) 

Au retour de Félix, Constant, I'ainé, décida de faire lui-même un 
nouveau voyage pour prolonger l'effort et étudier personnellement le 
problème des longs crédits demandés par les importateurs canadiens. 
Finalement, en 1893 il devait s'établir outre-Atlantique et y faire sou- 
che avec son épouse, elle-même jurassienne (Léonie Benoit-Guyot). 
Après une vie extrêmemenr active, ayant ktk commerçant, agriculteur, 
fondateur de mutuelles, juge de paix, secrétaire bénévole de mairie, puis 
maire pendant quelques années, il s'éteignit en 1963, dans le petit vil- 
lage d'Annonciat.ion, où, en 1893 i l  était venu s'éiabljr.>> 

Sourcc: Génlral Henry Manin <<De$ Rousselands au Cenadfi». Le JuruJrot~çuis. no 112, 
oc~obre-decembre 1966: 655.  



104 Le Nord, mon PPre, voi/à nolre aveiîir.. 

TCmoignage de la famille Colle. 

«Louis Cotte, émigrant français établi sur une ferme en Alberta, 
reçoit une invitariori du Pire Dom Jean-Batiste Morlai, cure A L'Annon- 
ciation. Celui-ci, uïi ami de la famille Cotte en Fratice, réussit a con- 
vaincre Louis de venir construire et opérer un moulin a farine daiis les 
Laurentides. I I  vend donc sa fernie et lous ses bieiis pour venir a 
L'Annonciation du Québec avec sa famille. Un seul coup d'oeil à ces 
grandes forêts jmpropres à la culture du blé lui suffit pour comprendre 
qu'il n'y a pas d'avenir dans la farine à L'Annonciation. Un certain 
M.  Labelle possède un petit garage de planches, le premier de la région. 
On y vend d'ailleurs plus d'alcool (qu'on cachait sous le plancher) qu'on 
y répare de voirures. Louis qui a toujours été attire par la mécanique 
décide de l'acheter [et] en août 1922, i l  ouvre le petit garage de 
planches. )> 

Ajoutons qu'à son arrivée à L'Annonciation, la famille Cotte con- 
iracte une maladie contagieuse et que suivant les règles de l'époque, 
toute la famille fut mise en quarantaine afin d'être isolke de la popula- 
tion. Le père Morlat les hébergea pendant 45 jours au 3e étage du 
presbytère. 

Source: informations tirces de la chronique familiale des Coite ei de l'entrevue rkalisée 
avec Frtdkric Cotte en avril 1985. 

LA DERNIÈRE En 1892, 18.878 acres de terre sont arpentes et inis en vente A 30 cent l'acre 
VAGUE DE dans le Canton Marchand, sur les rangs sud-ouest, est et nord-est, sud-est, 

COLONISATION 1 a IV ainsi que sur le rang nord et sud de la rivière Macaza. Le colon inlé- 
ressé à prendre possession d'un lot devait aller B l'agence de la couronne situde 
à Saint-Jovite el tenue par T.A. Christin. 

Les terres de la vallke de la Rouge sont moins vantées qu'A la période eupho- 
rique de la colonisarion et l'on ne se gêne pas pour écrire en 1896 que la par- 
tie nord des rangs A et B du Canton Marchand est peu colonisable. 

A partir de 1906, toutes les personnes intéressées à obtenir des renseigne- 
meiirs sur la colonisation du Canton Marchand devaient s'adresser A Napo- 
léon Pagé, nouvel agent de la couronne à Nominingue. Ce dernier recevait 
en moyenne 1500 lettres par annke, 100 applications pour achat de lots, 56550. 
de revenus de vente. Surchargé, l'agent de la couronne réclame la nomina- 
tion d'un assistant pour lui venir eii aide a Nominingue, qu'il qualifie comme 
<<l'une des agences les plus importantes de la province». Le Canion Mar- 
chand reçoit encore de nouvelles familles, mais l'espace à combler comrnence 
à rétrécir. Vers 1920, i l  n'y a plus de terres disponibles pour de noLiveaux 
colons. La colonisation est arrivée à son terme a L'Annonciation et le sera 
bientdr dans les cantons voisins. 
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Cette deuxième vague de colonisation ne s'est pas dtroulée sans heurts et LA COMMISSION 
confliis. Bien au  contraire, les colons ont dû faire face à de mulliples pro- D'ENQUËTE 
blèmes. À un point tel qu'en 1898, le ministère d e  l'agriculture lève une CHRISTJN 
enquête sur l'administration de T. A .  Christin, l'agent des terres de la cou- 
ronne. À L'Annonciation, onze colons portent plainte devant les enquèteurs 
le 17 mai 1898. L'enquête terminée. rien ne changea. Après plusieurs requê- 
tes contre Christin, ce n'est qu'en 1909 que celui-ci se départira de son agence 
de colonisation. 

Tbrnoignage de Désid Laurin. 

lnstallk sur un lot non arpenit dans le Canton Marchand, le long du chemin Chapleau dans le rang 4 ,  Désire Laurin 
se voii deposséder d e  ses bieris alors qu'il avaii defriclié un couple d'arpents de terre. I-iiti un chantier et une sucreric. 
Christin explique que ceiie depossession a eu lieu parce qiic le colon n'aurait pas payé sa ierre. Laurin rktorque qu'il 
attendait que son lot soit arpenté pour payer. Mais !'affaire se complique par l'accaparation de ce lot par un dénommé 
McGi:l q u i  posskdait d'ailleurs un loi prés de L a ~ r i n .  Ce derriicr a pris possession d'un autre lot et se plaint de nouveau 
n'avoir reçu aucuti tiire de proprier4 et son tcrrain n'a pas cic arpenik. Pour comble de malheur, le pauvre Laurin ajouie: 
(<je n'ai pas pu établir ma famille parcr que je n'avais pas Ir moyen de m'éiablir plus loin, et de plus le n'aurais pas 
et6 surpris si j'eus kie iraité de la même maniere uiia autre rois. J c  suis sans iitre et sans terrain (...) mes enîanls (...) 
sont dans la rue.)) 
Source: ANQ, Ministere de l'Agriculture, E, 9, Commission d'enquête Christin. 

Thrnaignage dc Louis DGpmrie. 

Louis Dipaiie, rksidairt sur le chemin Ciiapleau explique comment il a perdu sa ierre dalis le prtmier rang du Canion 
Marchand. Après avoir rkservé le lot aiiprPs dc Chrisiin; «je me suis rendu avec ma famille, je me suis mis sur le \or 
el j'ai fait a peu près IS arpents de dtl'richemrni, de ierre bien nettoyée. Une maison de 16 pieds en dedans. une 4ti:rie. 
bonne dimension, une grange dc 25 pieds, carres en cliarpenie, et je suis encore sur le lot. j'ai fait ioures ces anbiioi ri- 
lions li depuis 5 ans. M .  Chrisrin pendani que j'ftais sur c r  lot ei que je faisais rouies ces arnkliorations et ces dcïriche- 
ments, un an aprés que je fus sur  le loi a vendu inon lot A M .  Nok Cliarbonneaii ei ce M. Charbonneau qui a obtenu 
le billti de location de mon loi est venu prcndre possesçion du lot et ni'envoyer et ne voulait pas me payer tous mes 
travaux. dkpensei el améliorations que j'avais faits. et l'ai blâmé kl. Chrisiin d'avoir donne iin billcl de location sans 
m'avoir averri. comme i l  devait le faire.» 

Source: ANQ Minisiere de l'Agriculture, E. 9, Commission d'enquêie Christin. 

TCmoignage dPEugéne Lebrun. 

Parce qu'il tiaii liberal ei s'occiipaii aciivemeni de politique. EugCiie Lebrun se voit reruser d'obtenir les rangs 2 
et 3 du Canion Mousseau par Christin, r'econnu dii Parii conservaiciir. Lebrun souligne que Chrisiin <(se mëlaii aciive- 
nitnt dc poliiique conire les liberau?; CI profilai1 de ses charges officielles d e  paie-mairre de la colonisation et d'agenr 
de\ terres de la couronne pour iravailler en hveur des conservateurs»; c'kiair notoire ici. D'après le tkmoignage d e  Josepii 
Filion. culiivateur de L'Annonciaiion, Christiii aurait dir en public à I'hCtiel Panneton, {(qu'il travaillait pour le pai-ii 
conservateur et que toiir bon caiholique ne devaii pas i,oier pour Laurier (...) J'ai compris qu'il cherchait effrayer 
les gens en faveur de son parti.>* Louis Genaud, un menuisier de L'Annonciaiion ajoute quc Chrislin aurait dit: ccque 
si les liberaux rentraien! au pouvoir qu'on auraii pas aiiiant d 'argen~ pour Ics chemins et qu'on artendrail plus long- 
lempsi) er que «ça prenait des inibécilesr pour élire les liberaux. Comine nioyen de pression, Christin auraii retenu le 
salaire de plusieiirs colons gagne dans la construciion des chemiiis publics. Après les Clections ei la dilCaitc des consena- 
leurs. ceriains colons reçurenr leur paie d'auires pas. 
Source: ANQ, Minislere de l'Agriculture, E. 9. commission d'enquête Chrisiin. 
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LES JOBBERS Autre entrave à la colonisation: les Jobbers qui exploirent sans scrupules le 
ET LA domaine public. Ils arx'ivent dans le Canton Marchand,  se font concéder un 

COOPERATIVS lot, commencent un petil défrichement, histoire de montrer leur bonne foi 
DES COLONS puis ils entreprennent le dtpouillement systématique de toi11 le boise. Une 

DU NORD fois la coupe terminée et le bois vendu, ils repartent a la quèîe d'autres lots 
avec une petite fortune en poche. 

Le ler fkvrier, Napoléon Pagk, agent de la couronne pour la région de 
Nominingue écrit au député F.-A. Gendron: <(étant plusieurs fois par jour 
assiégé par des spéculateurs en qu2te de lots (bons pour la culture) lorsqu'il 
m'est démontré que ce n'est que le bois que I'on cherche. Vous auriez aussi 
constaté qu'il arrive par fret, A la gare, en proportion autant de moulins a 
scie que de colons, que toules les classes de la société, dans l'agence, n'ont 
qu'un but, spéculer a mtme le domaine public. le plus difficile pour ces spé- 
culateurs est de trouver le moyen d'obtenir un billet de location ail nom de 

Les jobbers. 

<<Nous avons eii un exemple frappant de ce que nous avançons. L'on 
nous avait parlé. au cours de notre voyage, d'me colonie italienne sur 
les bords de la Rouge, à six milles de Labelle. M. Andrka Vilani, ita- 
lien, comme son nom l'indique, est propriétaire d'une scierie qui fonc- 
tionne jour et nuit. Vingt-cinq hommes y sont etnployés. Devenu acque- 
reur d'une assez grande étendue de terrain impropre à la culture mais 
riche en bois de pulpe, 1 M .  Vilani ne tarda pas de faire un désert de 
ce qui était, quelques mois auparavant, une belle forêt touffue. Pour 
conrinuer son induscrie, i l  lui fallajl naturellement étendre Ic cercle de  
son domaine. Mais les lois de la couronne sont graves. Pour prouver 
que ses intentions etaient pures, notre colon f i t  venir quelques Italiens 
eii faveur desquels des concessions de terres rurent demaiidées. Les terres 
en question avoisinent celles où M. Vilani est dejh itabli, et ne sont 
pas culiivables. L'intention des nouveaux arrives étaic visible; l'agent 
des terres de la couronne refusa de les ociroyer, et la question fut réfé- 
rée a M. Fillion, agent des bois. 

Le moyen de remédier à cet état de chose, i l  est bien simple, et tous 
les amis de la colonisation espèrent qu'il sera mis en pratique. Ce moyen 
serait de classifier toutes les terres de nos regiotis eri deux catégories, 
cultivables et non cul~ivablcs. 

Les [erres cultivables seraient donndes aux colons de bonne loi, ou 
vendues h un prix nominal; celles qui ne le sonr pas seraient considé- 
rées comme terre a bois, ei ceux qui voudraiçnt les exploiter paieraient 
en consèqucnce. De celte manière, I'on éviterait la plaie des colons Pic- 
tifs, et I'on ferait faire du coiip iine grosse économie a la province.)) 

Source Lu Presse, 21 sepismbre 1901, ((Pour nos colons di1 Nord.}> 
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celui-ci ou de  celui-là, peu irnporie le reste. Dès la première année, ils enlè- 
vent assez dc bois pour se faire un profit assez considérable; c'es1 uri pillage 
en règle. Depuis mon arrivée, j 'en ai eu des preuves évidentes2.>> Pour remé- 
dier à cet abus, le dépuré Gendron propose au ministre de la colonisation 
de Iégifërer le classement des terres agricoles et non-agricoles et la surveil- 
lance des défrichements pour prévenir les opérations spéculatrices. Nous 
retrouvons là l'esprit de la loi 90 sur la protection des terres agricoles adopté 
soixante-quinze ans plus tard par le Parti québécois. 

En 1902, une nouvelle commission d'enqugte est cizi.i: pour entendre des 
plaintes concernant la colonisation. Dans une autre tournée ministérielle, en 
janvier 1908, Devlin, ministre de la colonisaiion, et Castonguay, ingénieur- 
Voyer du gouvernement du Québec, rencontrent de nouveau les colons des 
cantons du nord pour prendre note de leurs griefs. 

Les inalheureux colons, abandonnés à leur pielre sort, ne réussissent seu- 
lement pas à faire entendre aux gouverneinenls leurs griefs et doléances. En 
raison de cette situation, pour défendre leurs intérets, les colons. les Cha- 
noines Réguliers et les noiables mettent sur pied la coopérative des colons 
du nord. 

Dès sa fondation en 1906, elle tien1 plusieurs réunions a Norniningue en 
présence de l'agent d'immigration ei de rapatriement di1 gouvernement fédé- 
ral, des membres de la sociétk de colonisation de Montréal el des directeurs 
de la chambre de commerce de Montréal. Pour raviver la colonisation, elle 
prépare, par exemple, en 1906, l'arrivée de familles de colons des Cantons 
dc l'Es1 en demandant aux compagnies de chemin de fer iin taux de faveur 
pour le transport des 28 personnes en comptant leurs bagages ainsi que leurs 
inslrumenls aratoires, les trente vaches lailières et les dix chevaux. Elle réus- 
sit à convaincre le gouvernement fbdéral en 1909 A envoyer en Europe un 
ageni recruteur pour essayer d'attirer des immigrants. 

Elle organise, annuellement, u n  congrès sur la colonisation lors des fêres 
de la Saini-Jean-Baptiste, a Nominingue en 1906, a Saint-Jovite en 1907 el  
a L1.4nnonciation en 1908. Elle établit un vaste programme de réformes dont 
la première mesure consisterait à modifier la loi adoptée par le curé Labelle 
en 1890 en donnant non pas la moitié mais tolite la quantité du bois mar- 
chand aux colons. Les autres réformes visant i faire progresser la colonisa- 
tion sont les suivantes: concession plus Facile et moins précaire aux coloris, 
subventions plus généreuses pour la conslruction cle routes, aide aux kcoles 
rurales, encouragement B l'industrie laitière el à l'élevage, campagne pour 
le reboisement, adoption d'une loi limitant à un hôtel par mille âmes le nom- 
bre des licences, reprise par 1'Etar des lacs appartenant aux clubs privés en 
vue d'une plus grande liberté d'accés aux lacs pour les colons et les iourisres, 
meilleure protection du gibier et du poissoi) par l'interdiction de la chasse 
avec les chiens, des pêches à la dynamite, des digues sans passe migratoire, 
zxtension du cliemin de  fer jusqu'au Témiscamingue, concession de taux plus 
)as pour l'expédition de fret de la région de la Rouge et de la Lièvre, exten- 
iori du service postal, construction d'un t.ronçon relié à la voie du trans- 



La Coopérative des colons d.u Nord. 

Pour continuer le mouvement colonisateur comme du temps OU vivait 
le curé Labelle, Ics Clianoines Réguliers fondent le 27 mars 1906 la 
Coopérative dcs colons du Nord ayant comme buts: 

< < 1 °  a) de promouvoir les intérêts généraux de la colonisation dans 
le nord-ouest de Montréal; b) de favoriser l'étude er la pratique de I'agri- 
culture, de l'industrie IaiiiCre et de tout ce qui peut aider le colon à 
vivre cliez lui; c) de soutenir le colon dans ses revendications ikgilirnes. 

2" Le champ d'action de la société comprend, à partir de Ste-Agathe 
exclusivement, les paroisses et missions situées dans les vallées des riviè- 
res du Nord, Rouge et du Lièvre. 

3" Le siège principal de ses opérations cst au village de Nomi- 
ningue.» 

Notons que, pour être directeur de cette société, il faudra, {coutre 
la résidence dans la région d 'ac~ion de la «CoopPrative». n'appartenir 
à aucune autre societk de colonisation, ne pas être employé officier du 
gouvernement, n'ktre intéresse dans aucune grande exploitation fores- 
tière dans la région d'action de la <tCoopérative>i. 

Le premier cornite de régie de la société est ainsi constitu~: <<Prési- 
dent, le R.P. André Moutcet, supérieur des Chanoines Réguliers de 
I'lmmaculée Conceptioii et cure du Nominingue; vice-président: M.  P. 
Emile Forget, maire de Labelle; secretaire: M. J.E. Leblanc, n.p. de 
Nominingue; directeurs: MM. les abbés Corbeil, curé de L'Ascension; 
Cadieux. curé de Ferme-Neuve; Génier, curé du  Rapide de l'orignal 
et MM. J . A .  Lalaride, maire de Nominingue, et I .  Touchette, maire 
de Kiamika.)) 

Sourcc: Extrait du Journal <<,La L'&;/hi di1 3 1 mars 1906, 25e annkc #38, p.  303. Arcliives 
diocisaines - Evkhh dc Monr-burier, cité dans Nonitningue 1883-I9#: 130-3 33. 

continental National, extension du tronçon actuel Monfort et Huberdeau vers 
Nominingue et Ferrne-Neuve, érection de la rkgion Labelle eii un comté spé- 
cial pour la colonisarion, établissement d'lin districr judiciaire, d'une cour 
Supérieure et nomina1:ion d'un juge résidant au nouveau chef lieu, extension 
du réseau téléphonique de Bell jusqu'à Nominingue puis a La Lievre. pros- 
pection minière a Labelle, constitution d'une réserve forestiere communale, 
création de coopératives paroissiales de colonisation er implantation des cais- 
ses populaires. 

Malgré les nombreux efforts déployés, la coopérat.ive des colons du iiord 
ne réussit pas a relancer la colonjsaiion er le developpement économique. 
Elle accuse le gouvernement libéral du Québec d'en être la caiise. 
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GRAND RAL,l,IF:MEN'I' À T.'ANNOSCIA'rION 
IlEs COLONS DU NORI), 

LE 14 el 15 JUIN 1908. 
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Une belle soirée 

La mcscc 
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Toute la soirée qiii siiivit cette inauguration triornpfialc fiit par 
ment intéressarite. Après le lancement d'un feu d'artifice ails plus 
cicux effcts, de çer endroit dclicieux qii'of'fre la haurc rive surp.,,,,- 
ban[ la Rouge, en fzce de l'église de Lxnnonciation, iine foule énorriie 
se massa devant Ic preshytérc, et la passion des Canadiens français pour 
l'art oratoire réclnrna la füveur de qiielques discoiiis. 

Monseigneiir IYévZque de Pogla, avec sa bonnt ute pater1 
se prtta \wlontiers i cette exigeilce de la fouie, voix vibi 
f i t  entendre ii cc peiiple artentif, d'abord qiielqi :s dYCiogc 
sa piérE patriotiqiie, puis, de sagcs et Energ iqu~~  cvra.iciiS sur la ~ L ~ L > -  

sité de rester fidèle aux iioblcs traditioils des ancérrcs, notanirricnt tel- 
les de I'attaclicmeiit au clergé natioilal, qui a fait la force et la grail- 
deur de nos de si in.^ jusqii'aujoiird'hui. 

I.,es aniicales et éloquentes recommandations di1 vé~ieré prélat fi 
couifertes d'applaudissemcn~s, et mise de la sorte en appËtit, la 
réclania d'autrcs d.scours. A la dcniaride de Moiiscigiieiir, M.  Ic 
LaTorce, le R.P. Grenier S.J. et M .  I'abbe Elie J .  Auclair, répo i id~~  
tour à tour, ct avec bonlieur, à cette invitation. I..'Aoqricnt secret2 
de la Revue Ccri~aa'ienne n'eut qu'a laisser déborder soli coeiir ard 
de patriote pour improviser une charmante allocutirin, au cachet t l  

littéraire. et qui fit vibrer cetlc foule. M .  M. Ucnaiilt, secretaire 
C.C. N., er Honore .4chirii, avocat d r  Nominingue, vinrent aussi a1 
tr'r l'hurnble contribiitioi? laïque A ce tournois oratoire. M .  Acliir 
se tailler un succcs, et1 quelques remorques fori. heureuses, et en 1: 
culier lorsqu'il glorifia <d'âme dit coloii ,  yiii rend le son du sacrif 

Piiis, ce furent des chants parrioriqiies, exkcutes en choeur: 
la Prancc sur iios bords)) <<Rien n'est si bcriri que soi1 pays)), erc., 2 

rnclcs des airs d'orchestre, ct qui contrihukcnt i faire yiic cette 
soirée, malgré I'nrsgc deji rncnnçarit, se termiiia en apothéose, co 
elle avait corni-i~encé. 
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I..uridi matin, au réveil, iious avions lc çhagriri dc coiisraier que ie 
beau temps de la vr.illc avait fair place à urie pluie d'averse. Cela n'e---fi 
cha poi~it que de nciuveaus arrivants survenriicrit dc loiites parts, 
l'orage, si bicri qui: ic vastc temple de 1,'Annonciation se ti-oiivail i 
plittcincnt rempli, quariri cornmeilça la mcsse solennelle du joi 
9.30 h. a.m. 

S. G. Mgr Racicot teilait chapelle, assistt de hi. le cur? Saurio 
Stc Marthc (aiitref'ois dc Ste Adele) ct du K.P. J .  Grenier, S.S.! CO' 
diacre et sous-cliazre d'honneur, ainsi .que du R .  P. Victor Epir 
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C:.K. I.C., cure de L'i4nnonciation, conlmc prErrc assistant; M. Ic curé 
Oiiimet, de S. Jovite, et l'un des directeurs de la C.C.N., officiait, avec 
les R.K.P. P. Léon Ritty et Adrien Dalloz, comrnc diacre ct sous-diacrc. 
Les aiitres mernbres du clergé prescrits ktaient M.M. les curés Laforce, 
rle S. Vincetit de Paul de Montreal, I.avergile, de L'Ascension, R.P. 
Cuihézieiif, C.M.,  d'Hubcrdcau, R.P.M. klartineau, S . J . ,  ancien ciiré 
dc Nomiriiiigiie, R.R.P.P. Andrc Moiitter, sriperieur C.K.1 . C s ,  curé dc 
Nominingiie et prisident C.C.N., Eticnnc Riou, cur.2 dc 'Turgcon, h.1.M. 
Ics abbés J .  Sailil-Denis, Elie J.  Auclair, P. Bruchési, A. C:hoqucttc; 
R.P. Vinceiir Bardin, C.R.I.C. 

La ~niisiqiie, a la nicssc, fut très intéressante. ct le seriilon, pronoiicé 
]>ai- M. le cure Laf'orcc, fut une vkritable piece d'éloquence, poiir céie- 
brer les nobles vertus leguccs cn cxcmples par nos ancetres et les liaiites 
leçoiis civiques offertes a notre krnulation par le Saint Patron National 
que vierit de nous attribuer officicllcrneiit lYEglise, et qiii était déjà celiii 
de la Coopérarive des Colons du Nard: S. Jean Baptiste, I'héroïqire 
Précurseiir! 

Réunien des directeurs 

Cl IVLii' 

Des 
colonrii 
tiun de 

:rt. O. Ct 
ipport-ré 
dent, on 
..<.* .... -..., 

. dorri AI 
ciirés O 

berdeaii, 

directeur 
L,avcrgne 
ionciatio . . 
-.-,,.Ir.> .,+. 

Irnrnédiarernent apris ln grrind'nicssc se réiiiiit I'assetnblCe gétierale 
des directei~rs de la C.C.N., à laqiielle furent présents, sous la prési- 
derice du 'I*.K.P ndré Moutret, Ics :itiits siii- 
vaiits: M.M. les ~iimer, S. Jovire, 1 nsion, P.  
GuihCneuf, Hi11 P. Victor, L'Ani Irien, La 
Jelacaza, M..M. les maires Péclet, L'Ar,,,,,,,,,,,,,,, ,. deniivais, 
LYAsccnsicin, M.1M.I). Chnmpagnc, S. Jovitc, W .  Cliarbonneau, 
1-'Asccnsioi~, F'. Rayrriond cr A .  Riou,  Ste Véroniqiie de Tiirgeon, C. 
Dclalc, Ida Macaza, J .  Sarrazin, J .  Chabot, T. Côte, P. Sarrazi~i, P. 
E. I.,evc iabot, L'Annonciation, er Arnedee Denault, secrétaire. 

Le rl çiirné des opérations de l'année ayant été prtsenté par 
le prCsi procède a I'elcction des membres du Comité de Rcgie, 
I C C ~ L I C " ~  iciiniiimernent constitue conime suit, pour le prochain cxcr- 
cice, sur propositioris dc M.  le maire Péclet, secorid6 pal- M.  Ic cure 
Oiiimcr, puis de M.  le mairc Beaiivais, secoridé par Ic K.P. Victor ct 
M .  Charhonncaii, et enïin cle M. Ouimet, secondé par M .  Deaiivais, 
savoir: : t ,  le T.R.P. dorn André Moutret, vice-présiderit, M. 
le ciire iiiciiibres di1 comité M. le ciirt. Laverçne, K. P .  Victor 
h4.M. 1 ; Lalande, de Nornininguc, Péclct dc 1 .'Annonciation, 
-'* 

c. P . ~ ~ I ~ I V I I ~ ,  de Ste Véronique de Turgcrin. 
Voeux de Resolïitions, dont noils donrioris le texrc daris uile aiitre 
e, sont alors eriidiés, puis adoptés ii I'unanitriité, sur propnsi- 
M. le maire Péclet, M .  Ic curb Ouilriet et M. U'. Cliarborineau, 
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secondés par M. te maire Beauvais, Ic R.P. Victor, M.M. Dclale, dc 
La Macaza, Rayrnond, dc Turgcoii, Champagrie, de S. Jovilc. 

L.e R.  Père président ajoute quclqucs excellents conseils pratiques er 
jiidicieiises directio~is pour l'action à veriir, puis la réunion est déclarée 
close. 

I,e banquet 

,OI, et ser8 
ous I'act 
Ics Dame 
1,. r 9 A n... 

vi avec I I I  

ivt et irtt 
s Lhatioi 
n . , n : - c ; ~ m  

1Jn peu avant une heiirc, une quarantaine de corivives se groiipaient 
autour des tables tl'iiii superbe banquet, sous la présidence de Mgr Raci- 
c iarfaitc, par Ics dnmcs dc L 
s direction de la révkrende 1 
c s Cinq Plaies, et superieurf 
GI; I,LIIIVIILIULIVII. lilulllC. de dirc qu'un appctit généreiix et 1111 e 
des pius cornptet distinguérent ces agapes fraternelles, auquel I i  

Victor, ciire de L'Anrioi-iciation, apporta lc bouquet vraiment sy: 
d'une brève mais charmante allocution, pour remercier S.G. M 
gneur l'évêque dt: Pogla dc l'honneur fait par sa visite à la paroisse 
de L'Annonciation. 

La paradc 

iqiienient 
lu ba tiq 11 
,bars, for 
m m"o,.boa,% 

coinpus1 
et. Sigiia 
t nombre 
, omf"-+ A 

'Anriorici 
Uére Ger 
: d u  pens 

iatiori, 
,triide, 
ionnar 
.nt F-;., 
,111 1 a i 1 1  

e R.P. 
,iritiiel 

La températurc s'étant quciquc peu rassérénée, la procession dcs chars 
allégoriqiies, qiii n'avait pu dlf i lcr  ni avant, ni aprés la grandimesse, 
pronteiiait à travers la grande rue d u  village Iü féerie de ses chars artis- 
t es, lorsqu'a 2 11. p.n-i. Ics hbtcs quittèrent Ics tables 
c Ions, parmi Ics mieux réussis, quelques-uns de ces 
c :us: celiii di1 petit S. Jean-Haptiste, personnifié par 
IL KIciLILii,, cl i ini i l  de M. Danis, celiii des scieries, dc l'exploitation fores- 
t , i<sïicrerie>), des flotteiirs (drüvers) de bois, du Pacifique Cana- 
c a fanfare, etc., etc. 
ièie, de la 
lien, de 1 

- 
ance, et e 
:t A la pe: 
:agc dc Ic 

a . .  

1.x ciingres gEnPral 

Retardé par ccs modii'ications forcées nu propi-aii-imc primitif, le con- 
gres génkral CI final Iie put gukrc s'ouvrir avant 3 h. p.rn. Le K.P.  André 
eîit bicn vitc mis toittes choscs au point, et puis il invita S.G. Mgr Raci- 
cot it parliir une dr:rnikrc fois a la popiilation des cantons d u  nord, avant 
de la quitter, coniinc l'heure en allait bicritôt sonner. hl'onseigneur de 
Porla conseritit encore, et de bonne grice, à cette nouvelle coinplai- 
s n qiielqiies rapides sentences fit un vigoureux rappel a 1't 

c rsSvérai-ice chrétiennes, cachet des oeiivres bonries et 
E iur succès. De ce vibrant discours du noble éveque, I r  
auuitcurs garderont longlenips un pricieux soiivenir. Et de rnênit 
Ics apostoliques cinnseils offerts ensuite par le R.P. Grenier, S.J., 
curS-rnissionnairrr de L'Annoriciariori, que scs fidéles d'au 
revoyaient avcc bonhziir au milicu d'eu?;. 

Lnergic 
belles, 
)US SCS 
. --A-.- :, I>UUl 

ancien 
trerois 



apI'ri 
Il t 

ter 1' 
Ibriir " -* .<a 

cn-su 
de Sa 
S.J . ,  
. . 

icinent aL 
unc fois 
idiCs ct r: 

toutc sa F 
et Icctiii 
les direci 

Puis, le prtsident donna Iccture des Voeux c i  Rcsolutioiis adoptés 
par I'asscmblee gérii-rale dcs directeiirs, cn expliqiiü soniniairenie~ir la 
portée, signalant surtout qu'ils co~istitunierit Ic programnie revu, rzriou- 
vclé er complCte de la C.C.N., ccliii siir lequel, après son adoptiori ail 

congrès des Critons du Nord, Ic porte-parole de leur associarion, le Pio~i- 
iiier orientcra, d'iiiie façori plcir itorisée, I iropagande 
colonisatrice. Ccs explications I foiirriies, -c faite, les 
Reveridications et Vocuu d i j i  i t i  itifiés par feurs furcnt 

suves et adoptés unanimei~ient par Ic cu~içrès.  
hait déjh 4 h.  p.m. CI Mgr Racicot , avec cciix de sa suite, diit quit - 
asscniblée, pour alfcr prendre Ic train qui le raménerait vers S. 
nc, oh il se rcndait prendre part aux fGf.cs jubilaires dr: notrc hoiioré 
~ciétairr en C.C.N., M .  le curé de la L)iiraiitaye. AprCs le départ 
I Grandeiir., la derniére confërence fu r  faite par le R.P. Martincaii, 
qiii fit applatidir er approiiver par IOUS ses aiiditeurs son heaii iir 

id projet. de (<Fédération Nationale de Coopératives Paroissiales 
~lonisationi>, projet auquel la C .C. N. vciiait d'adhérer of ficicllc- 
, la preiniére, comrnc cn fait Soi le vocu XVe adoptr par son 

bu.seres- 
Siir ccttc résol~itio~l Irninernnie~it prarique, generarrice, i l  n'eii faiit 

pas doutcr, des pli15 heureus resultars pour l'avenir coloi~ial dalis In 
proviricc de Qiiebcc, prit fin le troisiéine congrès annuel dc la C . C . N . , )  

Sorirce: Le Piriniti~r. 17 iiiiii 190X.  

Terrible cri d'alarme I 
Le «Pionnier>> dénonce en Iermes cinglunrs l'abandon ou es1 laissée 
la region Labelle, Ir désordre et le gaspilluge qui en r&sullenr. 

aLe «Pionnier» du 9 septembre publie en iête de ses colonnes iin 
terrible cri d'alarme au sujet de l'abandon où notre gouvernement 
laisse présentement la région Labelle. 

Nous extrayons de son virulent réquisitoire ce passage typique: 
Jamais, en effet, la colonjsation daiis notre vaste région Labelle, au 

moins, n'a été, autant que cette année, abandonnée saris merci h ses 
misères décourageantes; jamais l'État ne s'est encore montré plus rebelle 
a nos supplications,plus insensibles à nos nécessités. On nous rapporte 
que  c'est part out ailleurs la même chose, sauf,  peut-être au Témisca- 
mingue un peu, dans la vallée de la Gatineau et en Gaspésie. II sera 
roiijours temps de faire la grande revue générale des faillites au devoir, 
de la part de nos gouvernants. Nous commençons par celle que nous 
connaissons mieux, parce que nous en sommes les témoins oculaires. 
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Nous ne parlerons point des nouveaux règlements de régie coloniale, 
qu'on applique avec une rigueur draconienne. Nous ne voulons préju- 
ger de rien e l  préférons attendre ces règlements plus longtemps A 
l'épreuve, dans l'es-oir qii'ils finiront par démontrer qu'ils furent bien 
reellement édiçrés au bénéfice de la colonisation et des colons de bonne 
foi. Nous ne saurions. cependanr, nous empêcher de faire écho aux 
plaintes dc nombreux colons q u i  accusent ces nouveaux règlements de 
ne gêner qu'à demi la race détestable des pet.its spéculateurs; de créer 
aux colons les mieux intentionnés, chez nous cornine au Lac S. Jean, 
les plus pénibles embarras et d'assurer le triomphe des grands exploi- 
tanrs fores~iers, ces vautours de la forêt, en faisant retomber dans leurs 
réserves une Coule de lois qui en avaient été <<retraits>) loyalement, et 
dont i l  devient de  plus en plus nialaisé, sinon impossible, d'obienir de  
nouveau la concession, pour fins coloniales.. . 

Mais c'est A l'article c<chemiiis)>, que nous avons à formuler des griefs 
sans restrictions. Pour notre Région Labelle, cette atinée, se poursuit, 
avec aggravation, la vengeance dont l'honorai1 déja, l'an passé, la ran- 
cune du député d'Ottawa, élu malgré elle. En fin de saison 1908, nous 
avions obtenu, du moins, quelques centaines de piastres, destinées a 
faire oublier les milliers qui nous étaient dus pour travaux de voirie, 
et dont nous avait frustres la préférence de notre député provincial pour 
la section Gatineau de son trop vaste comté. La, on avait mieux voté, 
a son goût; ses inttirêts de famille et de fortune g sont concentrés, et 
c'est encore la que sc fait élire, pour le fédéral, le propre frère de notre 
ministre de la coloriisation.. . Poiirquoi faut-il que nous soyons obligés 
de fournir de nouveau ces explications de la décourageante indifférence 
affichée par M. Devlin. en qui nous avions placé d'autres espoirs, pour 
honorer les promesses qu'il nous prodiguait, lors de sa visite de janvier 
1908? ... 

Toujours est-il que la bonne saison de 1909 s'achève, et a peine quel- 
ques piastres ont-elles été dépensées, dans la Région Labelle, ou du 
moins dans les environs de son point central, Nominingue, pour des 
travaux de voirie coloniale, pourtant urgents en maints endroits. Tur- 
geon, qui vota un peu plus Gendron, obtient un peu d'aide; Ferme 
Neuve de même. Mais nous n'avons m&me pas encore aperçu du tout  
cette annke-ci, un fait sans pricédenr en nos annales, le surintendam 
des travaux de voirie provinciale, que l'on nous expédiait à la hâte, 
l'automne passé, pour nous dispenser u n  simulacre de justice distribu- 
tive, et sauver, d u  moins les apparences. On en  est donc rendu a en 
prendre à son aise avec les colons en général et ceux de la Région Labelle. 
en particulier! La conspiration ne songerair même plus à jeter un cache- 
nez, fur-il le plus grotesque, sur sa face hideuse de mégère. 

II suit de là que nos grands chemins vicinaux Chapleau et Gouin, 
n'ayant point subi. cette année, pour un seul sou de réparations, sont 
à l'état de Fondrières et sur le point de devenir impraticables, pour les 
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malheureux colons, pour les voyageurs et les touristes, qui s'y tordent 
le cou et y ruinent chevaux et voitures. Cette incurie voiilue va rendre 
inutiles et réduire en pure perte les ceniaines de milliers de piastres que 
ces longues rouies intercantonales ont déjà coûtées i 1'Ecat. Quel par- 
ticulier oserait faire montre d'une telle négligence et s'afficher ainsi 
comme le dilapidateur cynique de son patrimoine. 

Une foule d'aurres routes d'intérêt secondaire, du coté de La hlinerve, 
du Lac des Ecorces, etc., restenr simplement ébauclikes; l'argent dépensé 
s'y trouve perdu, et les colons maudissent a bon droit le régime qui 
mène A de pareils résultats. 

Comment pourrions-nous, en présence de pareils faits, refuser 
d'admettre, et de consigner pour l'histoire, ce qui  se crie partout autour 
de nous: Que le gouvernement Gouin paraît bien décidément entrk dans 
cette conspiration qu'organise d'une influence délétère et antipatrioti- 
que pour étouffer la Colonisation?» 

1 Source: Le joiirnal, L I  hlaiiaoriirrr, 12 rcprcrnbrr 1909. l 
En 1891, le peuplement de Canton Marchand et de L'Annonciation est d'-une LES 
lenteur désespérante, l'émigration s'intensifie, l'agriculture rencontre toii- COMMUNICATIONS 
tes les misères a s'assurer un véritable départ et les chantiers connaissent des S'ORGANISENT 
temps difficiles. Un colon de  L'Annonciation écrit dans le journal Le Nord, 
le 21 mars 1895 qu'<<il est impossible a beaucoup de colons de résider sur 
leurs terres, puisqu'ils n'ont pas d'autres routes que celles des bêt.es fauves 
pour gagner le centre. » Les chemins sont impraticables. Plusieurs colons doi- 
vent marcher à travers les bois, le sac sur le dos, pour aller chercher des vivres 
au village, beaucoup passent l'hiver A la galette et aux navets. II devient urgent 
d'améliorer et de construire de nouvelles voies de cornmunicarion. 

Après de nombreuses démarches, requêtes, pétitions, lettres et voyages à 
Québec entrepris par les Chanoiiies Réguliers et les notables, des fonds sont 
dkbloquCs pour prolonger et améliorer les chemins Chapleau et Boileau, pour 
construire par tronçons successifs de nouveaux chemins de colonisation dans 
le Canton Marchand, des routes ouvrant les terres de La Macaza er de 
L'Ascension et reliant L'Annonciation a touies les localitis environnantes; 
pour bâtir u n  bac au Lac Castor en 1896; pour reconstriiire le pont du vil- 
lage endommage par la crue des eaux du  printemps en 1899; pour installer 
une traverse sur la riviere Rouge permetrani de franchir le Rapide des Ita- 
liens. iMais en 1897, le commissaire C.B. Major du Département de la Colo- 
nisation et des Mines se rend dans la vallee de la Rouge afin de mener une 
enquête sur le patronage et la partisanerie dans les travaux publics3. 

Preuve a l'appui, il consrate que des sommes d'argent considérables ont 
été dépenstes pour des travaux iiiuriles et pour favoriser des particuliers au 
dbtrimenr des colons qui se plaignent de la direction des travaux menée par 
Emery Godard, Dosithée Boileau er Samuel Cliartier. 
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L'occupation le long du grand chemin Chapleau en 1902. 

((La colonisation des cantons d u  Nord-Ouest provincial s'est faite 
d'aprks certaines règles que la nature a tracées. Les ktablissements se 
sont formés le long des cours des rivieres. C'était des routes loutes indi- 
quies  d'avance. Mais entre ces rivières qui ont noms: Rouge, Diable, 
Kiamika et Lièvre, à I'ititérieur, se trouveni des valons destinés a se 
couvrir de nombreuses paroisses, si seulement on veut y pratiquer des 
voies de coinmunications avec les grandes artères oii cliemins prin- 
cipaux. 

Or, dans cette terre promise, vasie comme trois comtés, l'on ne pos- 
sède qu'un seul chemin, le chemin Chapleau, qui va de Labelle à la 
Lievre. 

Cependant plusieiirs rouies bifurquent le chemin Chapleau ou For- 
ment avec cette artère principale toutes les voies de commu~ijcations 
mises à la disposition du colon. Ces rouies ont été commencées en 1895 
et termiliées ceire a.nnée. En voici la nomenclature: 

Le cliernin de  Labelle a u  lac Labelle; celui d e  la Minerve, long de 
14 milles; celui qui va de la Macaza au lac Chaud, cantons Nantel et 
Marchand, et qui a été terminé cetie année jusqu'h I'extrémiré du lac; 
celui qui conduit de la Macaza a L'Annonciation, côté Est de la rivière: 
celui de L'Annonciation dans les cantons Turgeoii et Boyer; ceux des 
cinquième et septième rangs du canton Loranger; celui qui part du che- 
min Chapleau, canton Loranger, passani au  sud du Petit Nominingue 
et qui va jusqu'au lac d'Halewyn.i) 

Source: Charles Giiirin. Pour les colons, 1902: 13-14. 

- 

des ch~miris, d'immenses 
roclies Prcirenr d6placées 

avec irn r~sroneboar>~. 



Le pouvoir des familles patriarcales en 1895. 

((Notre paroisse qui devrair ètre l'une des plus prospères du nord par 
sa position, par son sol ei les facilités de communication qui, dés a pri- 
sent, nous relien~ de tous côtés, est en train de construire un beau cime- 
tiére et l 'on se dispose a commencer sous peu les travaux du sous- 
bassement de l'église. Tout irait bien pour les colons et la colonisation 
si quelques farnilles patriarcales ne conduisaient un peu toutes les gran- 
des affaires à leur profit, e l  presque au détriment de la classe des colons 
pauvres, c'est ce que chaque jour nous sommes forcés de constater. 
C'est ainsi que pour ~ravaillcr aux travaux du gouvernemeni il  Faut pren- 
dre ce dont on a besoin chez le fils à papa, sans ça i l  faut prendre son 
sac et part.ir, abandonnant récoltes et bâtiments c i  se rendre au côté 
de la Lièvre ou de La Minerve. II en est de même de la direction des 
chemins, c'est toujours a u  profit d u  nionde ci ié plus haut que tout 
trouve sa place, sans que les plaintes et justes des pauvres colons puis- 
sent être entendues en haut lieu; i l  iious semble même que plus on 
change, plus ça va mal. En mars dernier nos espérances étaient fon- 
dées sur l'association des colons du Nord et c'était une grande illusion, 
nous croyons mème que l'on n'a Fait qii'agrandir les pouvoirs d'espoirs 
dont jouissent ces prétendus monarques dans le domaine libre du défunt 
grand prélat de  Si-Jérôme.)) Aussi ces messieurs disent «Nous avons 
les pouvoirs, nous sommes premiers! Oh! messieurs, vous vous trom- 
pez, car Notre Seigneur ayant tous les ouvriers occupés à sa vigne a 
dii que le dernier etait autant que le premier. Reteiiez bien cette maxime. 
Ce n'cst pas pour les chiens, mais pour les hommes de  sa religion, qu'il 
leur a dit de vivre en fréres. et actuellement, son vicaire Le Saint-Père 
Léon XII1 dit que patrons el ouvriers sont également FrPres. Vous vous 
éloignez, messieurs. 

Jean de La Hache)) 

Source: LP Nord, 1895. 
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LE CHEMIN A l'arnciioration el a l'organisatiori d u  réseau routier s'ajoute le chemin de 
DE FER fer qui était perçu à l'époque comme un levier essentiel au développement 

de la colonisation et de  la croissance économique du Canton Marchand et 
de toute la vallée de la Rouge. 

Sans chemin de fer ,  notre pays reculera. 

Au congrès de la colonisation à Montréal en 1898, le père Dom Joseph 
Cottet, supérieur A Nominingue, lance un cri d'alarme: «Eh! Bien, mes- 
sieurs, si l'on ne trouve pas le moyen de nous donner le chemin de fer, 
notre pays reculera. je le tiens pour cercain; vous allez en comprendre 
facilement la raison. 

VoilB un colon qui vient s'établir en pleine forer; i l  est courageux, 
i l  a de bons bras, il se met résolumeiit à l'oeuvre pour abattre des arbres 
géants, et pour faire sa terre; cela est bel et beau; mais pendant ce temps- 
la il Faut qu'il vive, i l  lui faur de l'argeni, et il n'en a pas, n'en ayant 
point apporté avec lui. CE colon continue, la seconde, la troisième 
année, abattre des arbres. Il a quelques récoltes, c'est vrai, d'avoine 
et de sarrasin, quand elles n'ont pas été gelées, ou détruites par 
quelqu'accident; mais, pendant ce temps, il faut vivre, et trouver de 
l'argent pour acheter les denrées indispensables j. la vie. Or, ou trou- 
ver cet argent? 

Dans les cornmencen-ients d'une colonie, en général, les colons peu- 
vent se procurer les ressources nécessaires en vendant aux chantiers leurs 
diverses denrées, comme le foin, l'avoine, les patates, le beurre, la 
viande. 

Mais vienr un temps, messieurs, où ces chantiers disparaissent, et alors 
les colons se rrouvent dans une situation étrange. D'un c8tk, il leur faut 
absolumenl de l'argent pour acheter les choses indispensables à la vie; 
d'un autre coté, ils sont dans l'impossibilité absolue de se procurer ce! 
argent. 

Or, messieurs, nous sommes arrivés à cetie phase critique. Depuis 
quelques annees déja, nous n'avons plus de chantiers Nominingue. 
Cette année rnCme, les colons de l'Annonciation sont dans I'ansiett, 
et redoutent l'absence de tout chantier, ce1 hiver, au haut de la Rouge. 

Pour la culture, comment voulez-vous que nous puissions venir ven- 
dre A Montréal le produit de nos ierres; comment voulez-vous que nous, 
qu i  cultivons A travers les souches, nous puissions Iiitter avec les vieil- 
les terres, où l'on peut faire passer, sans encombre, la charrue, la €au- 
cheuse, la moisonneuse et autres instruments agricoles? Quant à I'indus- 
trie laitière, le petit nombre de vaches rend insuffisante la quantité de 
lait, et empêche absoluii-ienl le fonctionnement de toute beurrerie, mal- 
gré toute espéce d'efforts et de bon vouloir. 
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En outre, le commerce de bois est nul. a cause de l'éloignement des 
chars. 

De telle sorte que, si cette situation critique ne change pas, nos con- 
trées vont éprouver un formidabie recul, cela est certain. Je  ne vou- 
drais pas peindre l'état présent sous des couleurs trop sombres, bien 
qu'alors je me rapproclierais encore davantage de  la vérité. Mais ce 
que je dois dire, c'est que si l'on ne trouve pas quelque moyen pratique 
par lequel les colons puissent vivre, nécessairement ils q u i ~ ~ e r o n t  des 
forêts, qu'ils aiment sans doue ,  mais où ils sont e x p o s t s  a mourir de  
faim, et alors, nous assiste~ons au dépeuplement du Nord. 

Or,  messieurs, on peut indiquer un double remède à cette situation 
désastreuse. 

Le preniier. c'est l'octroi des cliemins. En accordant d e  l'argent pour 
les chemins, le gouvernement, donne a u  colon la facilité de s'ttablir 
sur son lot, mais, surtout, il lui donne le moyen, en lui faisant gagner 
un peu d'argent, pendant l'etk, de  pouvoir traverser nos rudes hivers 
sans être dans le danger de perir de faim, 

II y a un autre remède, et, celui-là, j'ose le recommander à votre plus 
sérieuse ai tention. 

C'est le prolongement de la ligne de  chemin de fer de Labelle au 
Nomjningue. 

J 'ose dire que l'établissement de cette ligne, non seulement empê- 
chera le  recul de la colonisation, mais la fera marcher en avant, d'une 
maniére surprenante. 

Avec le chemin d e  Fer, nous &tablissons immédiatement un grand 
commerce de bois de chauffage et de bois de menujserie. 

Le produit d e  cette vente mettra le colon dans l'aisance; lui donnera 
le moyen d'augmenter la culture e l  l'industrie laitière.)) 

Source: t l ie  Auclair, Le cur.4 Labelle: 15 1 - 1 5 3 .  

A la tête du  mouvement, le père Dom Joseph Cottet multiplia ses voyages 
a Québec pour rencontrer le premier ministre Félix-Gabriel Marchand afin 
d'obtenir le prolongement du chemin de fer de la Chute aux Iroquois jusqu'h 
Nominingue. Mais un problème grave survient: la compagnie de chemin de 
fer propose que les rails passent à trois kjlométres du  village de L'Annoncia- 
lion. t e s  travaux de construct.ion sont retardés jusqu'à I'intewention~ en 1901, 
du  député de Labelle, Henri Bourassa, qui surmontera l'obstacle en faveur 
des gens de L'Annonciation. 

Pour le passage des rails, la compagnie de chemin de fer de la colonisa- 
tion qui cédera ses droits en 1914 B la compagnie du Canadien Pacifique, 
expropriera cinquante pieds de chaque côté de la voie. Ceci entrainera bien 
des tracasseries chez lcs habitants dont quelques-uns perdront du  terrain, 
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déplaceroiit leur maison. De plus, la paroisse se verra exproprier une partie 
d u  cimetière et devra procéder a l'exhumation des corps. 

Finalement, ce sera le 30 novembre 1903 que la ligne ferroviaire atteindra 
L'Annonciation et, le 4. janvier 1904, une locomotive y circulera pour la pre- 
miere fois. L ' i r n ~ a c t  est immédiat. Plusieurs familles s'écablissenr dans l e  
Canton,  les locomotives transportent mobilier, biens personnels, articles 
ménagers, nourriture, vêtements, bois et divers produirs foresriers manufac- 
turés. 

- ---. - - 7  a i 
- - -  

Consrrucr~on , 

de 10 vole jerrbe 
eri 1903. 

- 

<<Y avait le train a Lacosle.>> 

(<Y avait le train à Lacoste, [out le chargement de bois se faisait là. 
Mon grand-père, au début, y avait le magasin geiieral, y aclietait les 
fruils, les légumes. le bois, y avait la McLaren qui  passait l a .  Tous les 
commis voyageurs passaient là et même, dans ces années 18, le maga- 
sin général était une auberge. Y avait des pensionnaires, c'était 50c du 
repas, 500 pour coucher.>i 

Temoignagc de René Pellerier, fige de 53 ans, de L'Annonciation. 
Enrrevue rkaliske le 9 avril 1985. 
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Arftvée du Iroin 
en 1905. 
On upercoi~ sur k 
côte de /O gure 
/a diligence de 
I'liôr~lter Eugène Danis. 
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Ou sera installée la garc? et commerrt I'appcllera-t-on? 

Avant même que les travaux de parachèvement de la voie ferrée 
jusqu'h L'Annonciation ne soient lermines, un autre conflit kclate en 
1902 dans la paroisse au sujet de l'emplacement de la future gare. 

Soutenu par la majorité de la paroisse, Dosithée Boileau propose un 
emplacement prés de son moulin à scie au village pour y installer la 
gare. Par contre un deuxiéme groupe appuyé par la majoritk du con- 
seil municipal prefère le terrain de la fabrique. Enfin, un troisième 
groupe suggère un terrain appartenant A la compagnie Perley situe a 
un kilomètre de l'église. «De là, écrit le curé Dom André Mouttet a 
Mgr Duhamel, le 17 avril 1902, le danger d'avoir un autre village, et 
parce que M.M. Perley et cie sont proiestants. Le danger de voir des 
industries tenues par des protestants s'établir dans cet endroit, et en 
un mot tous les inconvénients qui accompagnent l'existence de deux 
villages rapprochés. Pour obvier à tour cela et faire cesser la division 
qui ira en s'augmentant sans cesse, on m'a prié de vous demander de 
vouloir bien donner gratuitement le terrain nécessaire A la station sur 
les lots de la fabrique près du cimetière1.» 

Finalement c'est le terrain de Dosithée Boileau qui sera choisi pour 
le site de la gare. 

Prktextant que  le nom de ({L'Annonciation)) éiait trop long surtout 
pour le besoin du telegraphe, difficile à tcrire et a prononcer, un des 
officiers du Canadien Pacifique propose de nommer la nouvelle place 
((Jette),, soit le nom du lieutenant-gouverneur de l'époque. Ce qui n'a 
pas eu l'heur de plaire a u  clergé qui s ' y  opposa systématiquement. Et 
les employks du telégraphe durent s'habituer à I'appellation du nom 
de la paroisse. 

Le train partait de la gare de la Place Viger à Montréal quatre fois par 
jour en direction de Labelle-L'Annonciation. Cependant, les Chanoines 
Réguliers à la tête de  la coopérative des coloris du Nord interviendront sou- 
vent auprès de la compagnie de chemin de fer pour exiger un service de qua- 
lité. Par exemple, en 1909, la compagnie avait l'intention de  faire circuler 
un seul train par semaine entre Labelle ei le Rapide de l'orignal. C'est gràce 
A l'intervention de Dom Andre MouLiet, prksident de la coopkrarive des cotons 
du  Nord, que le service d'express de soir et de jour a t t é  maintenu trois fois 
par jour enrre Montréal et Nominingue. 

Vers les années 1920, pendant la saison estivale, un plus grand nombre 
de touristes descendent A la gare de L'Annonciation. On y vietil pour p k h e r  
ou chasser ou encore, au printemps, pour assister à la drave. Tranquillement. 
fa région s'éveille a ce nouvel apport économique. 
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Au tournant de notre siècle, plusieurs autres projets de développement fer- 
roviaire ont alimente l'espérance des colons du Canton Marchand de pou- 
voir profiter de  leurs retombées économiques. Parmi ces projets, signalons 
celui du chemin de Fer Toronto-Québec en 1899 qui devait passer par Nomi- 
ningue pour transporter les blés du Nord-Ouest, tant des états américains 
que des provinces du  Canada. Mais ce projet ne se réalisera pas. Signalons 
le projet d'un chemin de fer Papineauville-Nominingue q u i  devai;, en 1908, 
ouvrir à la colonisatioii toute la région du nord de Papineauville. Encore 
une fois, c'est un projet qui n'aura pas de suite. Enfin, mentionnons le pro- 
jcr de prolonger la voie ferr ie  de la compagnie de chemin de  fer de la Rouge 
en 191 1 de la mine de Kaolin de Saint-Rémi d'Amherst jusqu'à Kiamika. 
Mais le train n'ira jamais plus loin que Saint-Remi d'Amherst. 

Tarif en faveur des colons en 1908. 

Transporf des passagers 
(Par le chemin de fer canadien du Pacifique) 

ALLER RETOUR 
De Montréal a L'Annonciation ........... 1 90 2 85 

Les enfants de six h douze ans ont droit A un demi-billet. 
De Monrréal au Norniningue et les stations intermédiaires, i l  est 

accord6 aux colons le transport gratuit de 150 Ibs de bagage par adulte 
et 75 Ibs par enfanr porteur d'un demi-billet. 

Transport des e+ue!s de mPnage el insrmmenrs ara~oires, etc. 
aux endroits suivants: 

100 1bs CHAR 
De Montrtal à L'Annonciation ........... O 20 17 50 

Le Transport des vaches laitières, mojtid prix au wagon. 
Le bois de corde, sur le marché de Montréal, 5 cfs les 100 Ibs. 
La distance de blontrtal a Nominjngue est de 121 milles. 

Pour bénéficier des tarifs ci-dessus, i l  suffit de s'adresser B M. L.- 
E. Carufei, agent de colonisation, 82, rue Saint-Antoine, ii Montrial, 
ou au Ministère de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries, 1 Québec. 
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Avant l'arrivée du train, le courrier parvenait a L'Annonciation par la dili- LE SERVlCE 
gence. Le postillon annoiiçair son enlrée dans le village en sonnant du cor POSTAL 
et arrêtait chez les maîtres de  poste qui étaient Joseph Demers de 1885 a 1894, 
Horace Chartier de  1897 à 1904, hime D. Saint-Pierre de 1905 A 1921 puis 
Côme Robidoux de 1923 A 1947. 

Le Bureau de poste Bayard. 

L e  bureau de poste Bayard. situe à cinq milles et demi au sud du 
village dans la maison de Theophjle Fortin. 

(<Mon père a été maître de poste de Bayard. Ça serai1 dans les alen- 
tours des années 1920. Ca, ça la duré jusqu'en 1440-1941. On avair la 
malle 3 fois par semaine. le mardi, le jeudi pis le samedi, rien que quand 
le train descendait de  Mont-Laurier a 2- I /4  hezires de I'aprés-midi. On 
préparait le sac, pis on avait un poteau la, a crossing de la route, de 
l'ancienne route 11,  c'était avec des bras. En levant le bras d'en bas. 
ça baissait le bras d'en haut ,  pis là y avait 2 crochets mobiles où on 
accrochait not.re sac. La, j'artendais que le train passe. Quand l'express 
arrivait la! i l  rouvrait la porte de l'express, i l  levait le bras et poignait 
le sac de malle en passant à toute vitesse. Pis l'autre, il garochait le 
sac de malle B distribiler en bas de l'express. Pis nous autres, on le 
ramassait pis on s'en allajt au  bureau de poste de Bayard oii le monde 
venait chercher leur malle à la maison.» 

De 1930 a 1943, la poste rurale entre L'Annonciation et L'Ascen- 
sion est assurke par Anarole Bélanger. I I  y avait aussi un bureau de 
poste au lac Castor et à Lacoste tenu par Mde Renée Pelletier. 

'iémoignagc de Léon Fortin, âgé de 71 ans, du Canron Marchand. 
Entrcvue réaliqée h I'kic 1985. 
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Le Servicc Posral en 1908. 

(Horaire du Courrier) 

Déparl de Norniningue pour Montigny, Saint-Gérard-de-Montarville 
(Garnika) tous les mardis, jeudis et samedis, a 6 heures du matin, dîner 
à Saint-Gérard-de-Monrarville, arrivke au Rapide-de-l'orignal 5- 1 /2 
heures p.m. 

Départ du Rapide-de-l'Orignal cous les lundis, mercredis et vendre- 
dis matin, à 6 heures pour Saint-Gérard-de-Montamille, OU elle arrive 
A 1 1  Iieures a.m. e i  de 18 au Nomjningue oii elle est due a 6 heures p.m. 
Ces malles font raccordement avec le chemin de fer le jour suivant. 

De L'Annonciafion à L'Ascension, tous les mardis et samedis a I'arri- 
vée du coiirrier, retour les mardi et samedi suivants. 

De Sainte-Vkronique-de-Turgeon, tous les mardis, jeudis et samedis 
à I 'arrivbe du courrier, retour les mardis, jeudis et samedis suivants. 

Tarif dii Courrier 

Pour les passagers: 

De L'Annonciation à Turgeon, 14 milles ........................... .75 
De L'Annonciation à L'Ascension, 15 milles ...................... .75 

Source: Lu colonL-otion dons la province de QuPbec, 1908: 16- 17. 

Le bureau de poste du village. 

«Le maître de poste que j'ai connu le plus c'était monsieur Corne 
Robidoux qui a tenu le bureau de poste 22, 23 ans je pense. Ce qui 
était formidable c'était le service postal par le train du samedi soir. 
C'ktait le rendez-vous, le pied de la gare se remplissait de monde. Un 
préposé amenait les sacs de malle au bureau de poste. Fait que là, mail- 
sieur Robidoux fermait le bureau de poste tant qu'y avait pas Fini le : 
dépouillement de la malle, après ça, i l  rouvrait le bureau de poste, pis 
il donnait la malle tant qu'il y avait quelqu'un la, même chose après 
la messe de 10 heures le dimanche marin.)) 

Témoignagr de Lkon Foriin. âge de 71 ans, du Canton ~ a r c h a n d .  
Entrevue rcaliske Q I'eré de 1985. 

" 
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Modernisme et tradition. 

!<Le téléphone, le tklkgraphe, I'klectricitk en 1902 A L'Annonciation; 
peu en supposaient l'existence et qu'un jour, i l  y aurait des voitures 
mues par elles-mèmes circulant sur nos routes; que des avions plus 
lourds que l'air y voleraient comme des oiseaux; que des bateaux 
s'enfonceraient datis l'océan comme des poissons' non <<des plaisan- 
teries. )> 

Les diesels, le plastique, les fibres chimiques. la radio, la télévision, 
le jeu de 1'élect.ricité dans la cuisine, toutes des choses impossibles; 
cependant à 120 milles au sud, ces utiles découvertes étaient mises h 
profit pendant que le colon filait heureusement ses jours disant a qui 
mieux mieux que l'on n'a qu'une vie a vivre et qu'elle doit appartenir 
à son pays comme A son Dieu.)) 

Source: Dr Cartier. Soirs le CIPI de L'Annonciurion: 54.  

De partout on sollicitait I'inslallation reléphoniquc de E. Danis. 

{{Virit la ligne L'Ascension sur les instances du bon curé Eugèiie Cor- 
beil, en 1905 ligne que j'ai monté poteau par poieau; ensuite vint Labelle 
en passant par Macaza; ensuite Nominingue terminus de chemin de fer 
dans le temps; Turgeon également. 

En 1908 je commençais la ligne pour chemin Gouin pour me rendre 
au 27 qui fut nommé Picardie aujourd'liui Barrette, ligne construite 
le long du chemin de fer; seul moyen pour s'y rendre; je peux vous 
dire combien il  y a de dormants ou ties entre ces deux points. 

En 1909 j'étais rendu à Mont-Laurier et installé la première boîte 
chez un Monsieur Fortin maison de pension qui fut le premier télephone 
installé a Mont-Laurier; égalemen1 Kiamika et Lac des Écorces était 
fait. Certe ligne je la connais, je l'ai construite de poteau en poteau, 
installé fils, cibles, échanges, inslruments et A ces endroits ce fut  les 
premiers installés. 

J 'ai  même monté une ligne en plein bois installe comme le Troley 
a Montréal en partant de L'Ascension le long de la Rivière Rouge au 
Haif-way Pierre Beauchamps les camps Pierre Courtemanche, Mac 
McRay jusqu'au dépôt des Eddy que votre pere connait l'endroit. 

En somme j'ai le plaisir de dire que ce fut les premiers tkléphones 
partout; et qu'ils donnaierit satisfaction pour les besoins du temps. mal- 
gr6 mes misères car je n'avais pas les moyens de transport d'aujoiird'hui, 
c'était la marche et l'auto était peu connu dans le temps premier.» 

Soiirce: Temoignage d'Eugi.ne ilanis, recueilli le 76 novembre 1954 par Bell Canada. 
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LE T E L ~ P H O N E  Vers 1903, Eugène Danis construit er installe la première boîte ikléplionique 
DANlS a L'Annonciation reliant son hôtel à la gare. Ce fut l'étonnement de toute 

la région. Dès 1904, les notables du village de L'Annonciation possédaient 
le teléptione. Par une résolut ion adoptée par les conseils municipaux du Can- 
ton Marchand et de L'Annonciation en 1909, E. Danis obtenait I'autorisa- 
tion d'étendre son réseau télkplionique siir tout le territoire aiiisi qu'une 
exemption de taxes pour 25 ans. Le nombre d'abonnés passa de 16 en 1915 
a 34 en 1919. 

Parmi les premiers abonnés, mentionnons: 5. W .  Dumouchel, agent di] 
Canadien Pacifique; Dr Côme Cartier, les hdteliers Eugène Danis, Alfred 
Pharand et Dominique Chartier, le cure Adrien Dalloz, Alex Esdon, le pro- 
prietaire d u  moulin A scie Carlon Fumagali, Alex Handyside, le boucher 
Médéric Legauli. l'agent de la Riordon Co. Peter Leroy, le notaire Philias 
Morissette, la Riordon Pulp and Paper; les rnarchaiids gknéraiix Alfred Robi- 
doux, Leslie Sibley er Wilfrid Taillon. 

La opératrice engagée par E.  Danis en 19 10 fut Délisca Brisebois 
(Mme Jos. Grouls). Elle travaillait de sept Iieures du matin à dix heures du 
soir, sept jours par semaine ainsi que les jours d e  fête poiir un salaire de 
dix-huit dollars par mois. Le prix d ' l in téléphone individuel était de  $2.35 
et d'une ligne rurale $1.90. 

((11 avait reçu le choc de la vitesse.>i 

La ligne teléphonique changea complètement I'exislence des colons 
de la région comme l'illustre l'anecdote racontée par le Dr Côme Cartier: 
((on avait plus A se rendre de L'Ascension ou de La Macaza chez le 
Docieur demeurant à L'Annoncialion ou obliger les voisins, les amis, 
A courir au  Docteur. On appelait par téléphone et le Docteur de chez 
l u i  pouvait immkdiatement rkpondre à tout appel. 

«J'ai bonne souvenance de l'ébahissement d 'un  colon de La Macaza 
For~una t  Chagnon, homme fort et rustique qui se rendait chez Lafram- 
boise, hôtelier de La Macaza pour appel du Docteur, sa femme étant 
dangeureusemenr malade. L'hôtelier aussit6t sonne mon Numéro, et 
remet lecornet de son téléphone a Fortiinat, qui  criait à tue-tête, 'c'est 
y vous Docteur, venez vite ma femnie se nieurt.' J e  lui répond, oui c'est 
bien moi. J'entends u i i  bruit sourd et plus uii  mot. Laframboise me 
dit à sa place . . . 'venez vite, Fortunat esr a terre.' I I  avait, ce cher 
Colon, été si surpris d'entendre ma réponse que tout stupéfié, il était 
tombé comme paralysé d'étonnement. Il avait reçu le choc de la vitesse. >) 

Source: Tdmoignage du Dr Côme Carrier rccuc~lli l e  4 décembre 1954 par Bell Canada. 
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Ainsi, le paysage de colonisation du Canton Marchand h I'kpoque des Cha- 
noines Réguliers ne ressemble en rien au temps du curd Labelle et des Jésui- 
tes. II n'est plus ce territoire perdu, vivant uniquemenr d'une agriculture de 
subsistance et de  la foret où le colon mange de  la galette de sarrazin, peine 
comme une bête de sonirne, dans des sillons ingrats, sur des lots de terres 
de roches inaccessibles à tout secours humains. Ce n'es[ pas que la pauvreié 
est disparue, loin d e  18, mais les conditions matérielles sont meilleures 
qu'auparavant. L'économie commence h se diversifier. Sur  le plan des com- 
munications, le canton compte plusjeurs chemins et est maintenant relié a 
tous les autres villages de  la vaIlCe de la Rouge. En 1903, le chemin d e  rer 
raccorde L'Annonciation au marche de Montréal. En 1925, la route des Lau- 
rentides entre Moniréal et Mont-Laurier est ouverte. La population est mieux 
organisée qu'auparavant a u  niveau des institutions et des services. 

L'Annonciation: la clef s'ouvrant sur la Rouge et la Li6vre en 1898. 

«Toute cette partie du  bassin de la Rouge, ou se trouve la paroisse 
de L'Annonciation, constitue une immense plaine, d'une fertilité éton- 
nante; la vue s'ktend indéfiniment sur uri pays qui ne lui présente pas 
d'obstacle, si ce n'est à l'horizon, la montagne Tremblante . . . la mon- 
lagne au Caribou. Des explorateurs, parmi lesquels, Champagne, 
d'Ottawa, y ont marché trois jours, sans y avoir d'autre relief de  ter- 
rain, que de  simples ondulations, ou des coteaux d'une ascension très 
douce. La Rouge serpente librement, et comme en folâtrant, dans cette 
plaine, enlaçant dans ses courbes, la fameuse ferme du Milieu, avec 
ses bordures de plaines et d'ormes, et son vaste front qui n'a pas moins 
de  quarante-huit arpents de  largeur. 

On peut considirer L'Annoncjation comme un seuil s 'ouvrant éga- 
lement sur la Rouge et sur la Lièvre; elle est comme la clef et l'assise 
d'un territoire aussi vaste par l'étendue qu'admirable par la fertilité. 
L'Annonciation a prospéré beaucoup dans le cours de ces années der- 
niéres. La population est de  pIus de huit cents âmes, et ne contient que  
fort peu de mklange, ce qui est un  fait rare dans les nouveaux établisse- 
ments. On y lrouve trois magasins, deux moulins à moudre et à scier, 
outre deux hôtels dans l'un desquels, surtout, on peut se Paire servir 
à peu près tout ce qu'on demande d'ordinaire en ville pour un repas 
vari$.>) 

Source: A. Buies, r<À travers le royaume du curé Labellei), Rapporr du congr& de Io 
Colonisarioo, 1898: 335-336. 

- 
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Les vois VOIPS 

de cornmranicaiion 
se cdioimi au 

Rupide d a  I~aliens. 

La première nutomobile en 1909. I 
<<L'ébahissement des colons ne fut pas moindre, A la vue de la pre- 

mière automobile dans le village, en 1909, automobile que son proprié- 
raire J.-Patrick Lee, marchand en ferronnerie conduisait a la vitesse 
de 20 milles à l'heure. Ce fut la terreur des chevaux, qui ne poiivaient 
s'habituer à voir foncer sur eux ces deux grands yeux nickellés, encore 
moins se faire l'oreille aux pétarades du moteur. L e  notaire Phillias 
Morrisserte fut le deuxihe à se procurer ce genre de vkhicule, en 1912, 
le Dr CGme Cartier conduisait la troisikme, en 1913, une voiture Alle- 
mande, une Metz, dont les roues d'arrière étaient commandées par des 
chaînes extérieures, assez semblables aux chaînes des bicyclettes.)> 

Source: Samuel Charette. Doiilce souvenance: 153. 
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CHAPITRE 10: 

L'économie agro-forestière 

Le recensement de 191 1 et de 1921 révéle une baisse du nombre d'occupants 
de terre passant de 260 h 223 (voir l e  tableau 8 ) .  Malgré ce débiit d'exode, 
la majorité des habilants di] Canton Marchand continuent à faire de la cul- 
ture du sol leur activiié principale. Quatre-vingt dix-sept pour cent des occu- 
pants de terres du canton sont formés de propriétaires. Ils occupent une terre 
d'une étendue moyenne de 1.50 acres, ce qui est une baisse par rapport a 1891. 
De plus, les statistiques moiilrent que l'écart s'agrandit entre le nombrc de 
petits propriétaires ayant moins de 100 acres (40U;o) et les grands propriitai- 
res ayant plus de 100 acres (60%) en 1921. 

Tnhleuu 8. ~ v o / u i i n n  de ~'occitpaiion des lerres oii Canron Marchand (1911-1921) 

&ombre d'orcupanls de Superririe en acres 
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911 254/2W 97,6 38 8 98 82 34 36692 141 27.8 28.9 - 69.7 - 

921 217/213 97,3 - 7 85 95 36 35341 158 - 21.3 9.1 32,4 - 

ource: Recerisenienfs dti Conado. 1911 er 1921. 
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Une chose a noter c'est le recul de la forêt. La superficie du territoire en 
for& iombe de 69.7Vo en 191 1 à 32,4070 en 1921. 24,4070 des terres sont en 
culture et 32,4% en jardinage. Les principales productions agricoles sonc en 
191 1, les pommes de terre (35 017 boisseaux), l'avoine (34 543 boisseaux), 
le sarrasin (4 877 boisseaux), les navets (1 420 boisseaux) et les pois (1 340 
boisseaux), le blé (532 boisseaux), le tabac (2 120 livres) et le foin (2 724 ton- 
nes). Le Canton Marchand reste le seul canton de la vallée de la Rouge a 
culriver le blé en grande quantité. Par rapporl a l'année 1891, le rendement 
des cultures à l'acre de toutes les productions est nettement supérieur sauf 
pour le foin (voir tableau 9). 

Tableail 9. Rendenienis des crrlriires ù l'ocre 

Pommes de terre Avolne Foin Blé Sarrasin 
(hoissraiix) (bolsscaux) (tonnes) (boisseaux) (boisseaux) 

191 1 134,1 18.3 0 ,7  10,O 17.3 

1921 1 1 1 , O  21.0 0.6 13.0 12,6 

Source: Rer:eriset~fenrs dir Conada. 1911 er 1921. 

Pour iine économie de marché. 

À travers les Cantons du Nord. 

L'Annonciation 
12 dtc. 1896 

({Aujoiird'hui que le vent souffle A la colonisation et que les temps 
sont très prosperes pour peupler les terrains vides, puisque I'industric 
dort profondément sans que l'on puisse apprécier quand elle se réveil- 
lera, c'est-à-dire quand la crise qui sévir si durement sur nos voisins 
méridionriaux, tout a concouru a verser dans le Nord cet e ~ e  un nom- 
bre de colons qui, au  juste, est incalculable et pourrait laisser dans le 
doute les gens sceptiques qui pensent que le Nord ne peut nourrir que 
du gibier sauvage. 

Mais, voici récolté. i l  n'y a plus que peu ou point de chantiers pour 
y vendre les produits, et i l  faut les  écouler, puisqu'il faut fournir la 
ferme de ce qu'elle ne peut produire, et comment s'y prendre: faire la 
route de la grande cité, où les frais absorbent une partie du produit 
pour le cliemin de fer, les perles de remps er I'liôtel oh stationneront 
les chevaux pendant le voyage. 

Un autre a du bérail en trop, el ne peur s'en délaire; s'il tue, il ne 
pourra en placer que la moitié er encore, il  n'en sera paye que plus tard, 
puisqu'il n'y aura pas d'argent, que le peu qu'jl monte pour les che- 
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mins est descendu, pour que le colon puisse se procurer ce qu'il a besoin 
avant que le maîrre payeur soit venu I'apporier; e l  le bétail a augmente 
en nombre incroyable, car en général derrière chaque famille on y voyait 
le troupeau conduit par un jeune garçon. Il faut donc trouver l'écoule- 
ment de ces divers produits qui doivent faire la richesse, ou plut& pro- 
duire le bonheur au  foyer; car i l  manque toujours, et ici comme ail- 
leurs, les besoins de la v ie augmentent avec le progrès. I l  faut trouver 
le moyen, que sans faire tous ces gros frais qui enlèvent a u  colon la 
moitié de ses sueurs, i l  puisse vendre contre argent ce qu'il a de t rop 
et acheter de la meme manière qu'il  lui manque. Ce projet est réalisa- 
ble, er le jour ou i1 sera accompli on pourra dire que c'est un grand 
pas dans la voie du  progrès, et les promoteurs de la colonisation et de 
l'agriculture en défendanr cette idée, auront mérite de  la patrie et de 
la société. 

Il nous fauf un murehé . . . 
11 nous faul des routes . . . 
II nous faudra erisi~ite le chemin de fer . . . 

Tels sont les besoins du colon d u  Nord, e l  I'on ne doit pas oublier, 
on  n'est pas loin de devoir marcher reculons comme mère écrevisse si 
l'on ne se met a l'oeuvre sans beaucoup de  retard. D'abord le inarclie, 
établissons-le sans rerard ei qu'il soit alternatif et mixte, afin que bétail, 
grain, graine, foin, toul s 'y vende pour argenl comptant et que I'on 
puisse rentrer chez soi munis de ce que la maison a besoin et uti peu 
d'argent pour la réserve. De même que celui qui aura besoin de quel- 
que chose s ' y  rendra e l  se le procurera séance tenante; et s'il ne se fait 
pas au plus vite tout l'argenr qujttera cette contrée avant que de le  voir; 
la pauvreté ira augmentant chez les colons au lieu que le marché y appor- 
ier le necessaire pour le jour de la Noël. Mais comment faire pour y 
arriver à l'établissement de cetre foire? Rien de plus simple: dans cha- 
que paroisse oii i l  doit exister u n  marché en supposant ici dans  le haui .  
Labelle, L'Annonciation, Nominiiigue et La Lièvre, soit deux marchés 
chaque place, er chaque étk, ailx jours et lieux assignés, un fermier met- 
Ira a la disposition du public contre une  petite rétribution bien entendu, 
sa batterie, ses hangars pour les diverses marchandises et une étable 
pour les jeiiiies cochons, afin que si tout n'est pas aussi beau qu'en 
ville, tout soit aussi bien pour la conservation des marchandises, tant 
fraîches que  sèches; tant qu'aux animaux, la clôture est la, et le champ 
a I'onibre du bois voisin, c'est une place aussi belle que le bktail puisse 
souhairer, à moins que du  beau jeune trèfle, i l  n'y a que ça qui puisse 
lui plaire tiiieux.» 

Jean de La Hache 
Source: Lr Nord. 16 di-c. L R46. 
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Charge foin. 

La plupart des culti\~ateurs du  Canton Marcliand s'orientent vers la poly- 
culrure et l'élevage des ovins et des bovins. Citons en 1892, l'achat de 70 
acres de  terres aux aleniours du Lac Paquette pour y élever des moutons, 

Le 19 mai 1912, 28 cultivateurs du Canto11 Marchand Fondent le syndicat 
d'élevage de L'Annonciation ayatit pour but de regrouper les éleveurs d'ani- 
maux de race pure, de tenir des livres de généalogie, etc. À la tête de cet 
organisme, nous retrouvons le curé Dotn Augustin Roux, le marchand Cons- 
iant Péclet et le boiilanger Ovila Gauvreau. 

Encore Urie fois, c'est sous l'initiative du curé de L'Annonciation, Dom 
Vuaillet, qu'une beurrerie scra construite en 1899 au village. Elle sera en opé- 
ration durant les mois de mai à ocrobre sous la direction de I-ierménégjlde 
Charerte, Joseph Sarrasin, Emery Chartrand, Adolphe Charbonneau, Donii- 
nique Chartier, cultivateur et Constant Péclet, marchand. Fabriqué par iM. 
Graham,  le beurre est entreposé dans un wagon-frigorifique de la compa- 
gnie de cliemiti de fer Canadien Pacifique A Labelle pour étre vendu à Mont- 
réal par Alex W. Grant et ,  a Sajnt-Augusiin, par Théodiile Leroux. 

Eti juin 1900, I S  boîtes de beurre de 56 livres chacune, fabriqué en mai 
sont expédiées a Montréal, et 14 autres boîtes à Saint-Augustin. 

La beurrerie de L'Annonciation essaie de s'intégrer dans le circuit com- 
mercial de Montréal, mais la qualité de ses produits est bien faible et n'aide 
pas son développement, le mauvais état des cliemins empeche certai~is culti- 
vateurs de livrer leur laii à la beurrerie et  les culiivateurs sont découragé: 
du bas prix de leur lail  et de leur beurre. En un mot, l'agriculture au Canrot 
Marchand ne parvient pas i être rentable. Elle a de la difficulté à concurren 
cer avec les denrées agricoles de plus grande qualité provenant des diverse 
régions du Québec. 



Une histoire de L'Annonciolion el de Crinron Marchand 135 

Pour venir en aide aux cultivaieurs, plusieurs associations sont créées et LES 
diriçées par le clergé. En 1893, une société d'agriculture (no. 2, division B, ASSOCIATlONS 
du district d'Ottawa) est formée pour renseigner, Cduquer et inciter les culti- AGRICOLES 
vateurs à rationaliser, à planifier et à accroître leiir production. Elle orga- 
nise des rkunions, des expositions. des concours et des conférences. A sa pré- 
sidence, on retrouve les curés Charles Proulx de 1592 à 1902, Dom André 
klouttet de 1903 à 1906, Dom Élienne Riou de 1907 à 1908, Dom Adrien 
Dalloz de 1909 à 191 1, Dom Augustin Roux de 1912 A 1913 et le marchand 
Constant Péclet a partir de 191 4 .  Au sec1 itariat on retrouve J .  A. Lalonde 
de 1894 A 1912 puis le marchand P. E. Forge1 en 1913. 

Regroupant 1 16 membres en 1904,246 en 1908 puis 147 en 191 3, la société 
d'agriculture du comté de Labelle couvre les canrons Loranger, Marchand, 
la Minerve, Joly, Labelle, Clyde, Amliersi. Addington, Hartwell, Suffolk 
ci Ponsonby. 

Localenient, les culiiva~eurs mettent sur pied le cercle agricole d u  Canton 
Marcliand en 1893. Regroupant 32 membres à ses débuts; i l  en cornplera 104 
en 191 3. Les membes se réunissent ré;ulièrement poiir discuter de leurs pro- 
blèmes et partager leurs expéricnccs, pour acheter des graines de semence, 
des animaux de race et de la machinerie agricole, pour organiser des confë- 
rences. Parmi les présidents du cercle agricole, i l  y a Dosithée 13oileau 
(1893-1905), Dom Étienne Riou ( 1  906-1 908), Doin Victor Épinard 
(1908-191 11, Dom Adrien Dalloz (1912). Le poste de secrétaire, lui, est occupé 
par Alphonse Boileau (1893- 1905) et Constant Peclet (1906). 

Les activités du  cercle agricole deviennenl populaire et réussissent a influen- 
cer les cultivateurs du canton qui moderniseront leur culture du sol: rota- 
tiori des cultures, emploi de la chaux sur les ierres, conslruction de remises 
à fumier, construciion des premiers silos à s'élever dans le nord. 

Conférence de Wilfrid Grignon L'Annonciaiion. 

{<Le Dr W. Grignon fi1 le même soir une conférence agricole aux cul- 
rivateurs avec la bonne humeur ei l'accent convaincu qu'on lui con- 
naît. L'avenir de nos paroisses se trouve dans  l'industrie laititire. Polir 
attirer des colons nouveaux et maintenir er encourager les cultivateiirs, 
i l  faut au village une beurrerie centrale, avec des posies d'kcrémage aux 
alentours. La démonstration est claire, le succès est à ce prix. 11 est pro- 
bable qu'avant l'an prochain, nous aurons un poste d'écrémage; les 
cultivateurs oni compris et sont décidés A améliorer leur sitiiation. M. 
Robidoiix esr propriktaire de la beurrerie du village. I l  posséde, en outre, 
un centrifuge prés dc son moulin de Turgeon, oh Ies habitants appor- 
tent leur lait a écrémer.)} 

Source: L'Ami du colon. 12 29 juiii 1906. 
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En 1924, 2,400 cultivateurs iondent a Québec l'Union Catholiques des Cul- 
tivateurs (U.C.C.) oii P.-Zénon Desjardins de L'Annonciation est nommé 
directeur et représente I E  district agricole du diocèse de Mont-Laurier. Cinq 
ans plus tard, il en deviendra le président. 

En dehors de ces associations, les Chanoines Réguliers interviendront de 
diverses façons pour favoriser la diffusion des connaissances agricoles. Signa- 
lons, par exemple, Dom Adrien Dalloz qui, de 1906 h 1909, sous le pseu- 
donyme du «Fermier de L'Annonciation>>, rkdige hebdomadairement un arti- 
cle en première page du journal Le Pionnier où il donne des renseignements 
sur les expériences tentkes h la ferme expkrimenlale d'Ottawa et sur divers 
sujet.s toiichant le domaine agricole; signalons aussi Dom Louis-Marie Vuaillet 
q u i  laboure un jardin aurour de la cllapelle de L'Annonciation en y expéri- 
mentant de nouvelles métliodes agraires et cultive de nouveaux arbres frui- 
r.iers; mentionnons finalement la création de l'Institut Agronomique à Nomi- 
ningue. 

À la demande des cultivateurs, les cur4s de L'Annonciation ont également 
recours à la prière peur préserver les rkcoltes contre les geltes; a la proces- 
sion des rogarions polir bénir les graines de  semence et les fruits de la terre 
ou pour dernatider la cessation du fléau des sauterelles et exorciser ces insectes. 

L r ,  0 r, 
les spriraille.~. ' 



- 
Tan1 vaut la femme tant vaut la ferme, 

Parce que le mari est souvent parti aiix chantiers, c'est i l'épouse 
et aux enfants q u e  revient la tâche de besogner sur les jardins, potagers 
et les petits champs de famille. Dans cette société rurale et rradition- 
nelle, on attribue à la fenime un rôle de reine du foyer; elle est l'âme 
de la ferme. 

<(La femme est l'âme de la ferme. Si la femme et iiitelligente, labo- 
rieuse, économe, la ferme marchera toujours. Si la fenime es1 incapa- 
ble, dépensière, paresseuse, la rerine sombrera. 

Chaque jour, J ~ O U S  vovor~s des cultivateurs chez eus; d'mires tou- 
joiirs absenrs de  chez eux; d'auires encore qui aiment à s'amuser. S'ils 
ont la chance d'avoir pour femme une bonne ménagère, ils réussiront 
quand même. Si, au contraire, le fermier est inii:lligeiit, actif, vigilent, 
mais si la femme est incapable ou paresseuse, i l  se ruine à quoi qii'il 
fasse. Pourquoi? 

C'est qu'il faut dans l'intérieur d'une ferme une siirveillance perpé- 
tuelle de chaque moment, surveillance que I'homnie ne peur exercer 
ou qu'il exerce incomplèremenl. 

Une montre quelque parfait son mécanisme n e  peut foncrionner sans 
le grand ressort: dans la ferme la femme est ce grand ressort elle est 
levec la première de  la maison, simplement et proprement mise: dés 
le petit inat in  elle circule dans  sa maison elle a bientôt Fait le tour de 
la ferme; va de I'iiitérieur a l'exil-rieur, vivement remet une cliose en 
place en passant; ellc a tout vu; ct on a dit qu'elle a des yeux tour autour 
de la tele. Elle travaille peu de ses mains, beaucoup de ses jambes; elle 
va partout veille à tout.)) 

l 
Source: Le Nord, 23 rltscinbre 1896. 
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LES MARCHANDS Le conflit au 19e siècle opposant les marchands de bois et les colons se 
DE BOIS perpétue pendani ia période 1891 à 1930. Cependant, cette fois, les marcharids 

SONT GAGNANTS de bois sont gagnants. Piusieurs cultivateurs du Canton Marcliand délais- 
sent leiirs lois pour «faire des chantiers)). 
" - 

D 
«C'dtok d o n g e r e u . ~  

((On 4roti sur les bilio~s 
pts on senrair les rapides 
avec une perche dum les 
mains pour lialancer. 
Quand y moi~illuii bien 
Jorl, c'dloil lii que les 
hommes irovaillaienr 
bien pltrs. Cu faisait de 
I'euu. Y noirs manquair 
loujours de I'euri poirr b 
druve. C'kraif plus dun- 
gereux. >i 

Soitrce: Tdmoignuge de 
Henri Ouellene. 95 ans. 
Ancren humtrie de chon- 
fier. EnIreuire eflecrir& à 
!'6rt! 1981. 

LPS drnveurs. * . 

A l'automne, c'esr la ruée vers le bois pour les colons et les cultivateurs 
qui se cherchent un revenu d'appoini, pour les journaliers er les jeunes qui 
ramassent l'argent necessaire A la subsistance de leur famille. Gagnant $26. 
par mois, en moyenne, les hommes de chantier déclarent a un journaliste 
de La Presse, le 21 septembre 1901, <(que certaines compagnies exploiteiit 
indignement le bûcheron. Celui-ci paie, dit-on, son tabac et ses vêlements 
qu'il est oblige d'acheter plus du double de leur valeur.,, Sans syndicat, ils 
se tournent vers le clergé pour obtenir de meilleures conditions de travail. 

En 1902, les bûclierons demandent au curé Dom André Mouttet de 
L'Annonciatjoii de négocier auprés des compagnies pour obtenir des jour- 
nées de congé lors des fêtes d'obligation religieuse. Le curé écrit A son evè- 
que Mgr Duhamel:<<l,e propriétaire d'un chantier est venu me consulter au 
sujet de la fête de I'lmniaculée-Conception. Ses ouvriers veulent chômer le 
jour de cette fète comine étant d'obligation. Lui ,  prétend que la coutume 
des chantiers est que cette fête n'est pas chômée ainsi que  pliisieurs autres 
qui l e  sont cependant par les fjdèles. Je prends donc la liberté de m'adresser 
a Voire Grandeur et de vous demander dans quel sens je puis leur répondre. 
I l  n'y a pas de protestants dans ce chantier. On me dit que dans les chantier: 
où il  y a des protestants, les catholiques suivent les habitudes des proiestant: 
excepté pour la Toussaint'. i) 
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«C'Haii pas drGle.,> 

a C'etutr pus bieri drdle 
/a prenireres ann& dom 
le bois. I l  y a 50, 60, 70, 
75 aris . . . mal nourri, du 
pain. des bwns, de /a 
m é l m .  . . i i  

.Soiirce; TPnioignuge de 
Heiiri Ouellefte. 95 ans. 
Ancren homme de rliari- 
lier. Ennlreilue eflecfude Ù 
I'éré 1981. 

Ln c~ikine umb~IanIe 
des drovesrs. 

Servage au XX' dans la province de Québec. 

Sous ce titre, I'éditeur-directeur du journal .L'Étoile Polaire de 
Labelle, Joseph Demers, appuie les rcvendicaiions ouvrières et dénonce 
la domination des compagnies forest iéres. 

((Nos seigneurs à nous colons aujoud'hui c'est route la bureaucratie 
rapace er les politiciens affames qui savent bien que les départements 
de colonisation et miries sont ceux où les pots de vin sont les plus cra- 
chés et les plus rérnunératifs. (. . .) 

Les Canadiens-français révoltés onr aboli les renies seigneuriales i l  
y a 50 ans mais notre Bureaucratie gouvernemeniale nous a crié des 
seigneurs du Nord dans les marchands de bois en leur concédani des 
valeurs inestimables pour des prix dérisoires SOUVEIIt {et partage des 
copains et des bureaucrates eii arrière) et taillant des seigneuries dans 
nos domaines publics a tous les exploiteurs tandis que les terres publj- 
ques devraieni apparlenir toujours et avant tout aux colons à qui on 
les refuse. (. . .) Les gens de '37 étaienr en grande partie nôtre et les rou- 
ges de  Saint-1-1 yacint he, et ailleurs en applaudissant votre vaillant député 
Bourassa ont montré qu'ils sympathisent avec nous exploitb et serfs 
du XX' siècle et origine de libéralisme comme tous les serfs.}) 

Source: L 'Éioi/e Poloire, 7 septembre 1907. 
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En aoûi 1906, un syndicat s'organise A Buckingham pour aider les ouvriers 
de la forêt de la Compagnie McLaren qui  sont {(tenus dans un  esclavage digne 
des temps barbares)) tcrivait le journal Le Temps, le 24 octobre 1906. 7.cs 
demandes ouvrières sont la reconnaissance de l'Union, la réduction des heu- 
res de travail de onze a dix par jour et une augmeniation salariale de  2,5 
cents I'lieure. La Mc[ .aren reagit en congédiant les principaux leaders syndi- 
caux et en proclamant lin ulock-out)). Le syndicat lance un appel A la grève 
pour tous les chantiers de  la compagnie2. L'Ami du colon du 19 octobre 
1906 écrit: ((qu'a la suite de cette grève, la plupart des coupes de bois, qui  
se forit toutes. dii-cctement ou non, pour le compte des McLaren, ont été 
contremandies dans la région de  Nominingue. C'est la stagnation A peu près 
complèle de l'industrie forestière pour l'hiver, avec des conséquences encore 
plus pénibles appréhender. Plusieurs de nos vaillants colons, q u i  ne veu- 
lent pas encourir ce risque, et qui, d'autre part, ont  assez d'énci-gie et de per- 
sévérance pour ne point abandonner leurs belles fermes, à cause de ce con- 
tretemps momentané, sont partis en quête d'ouvrage et de gain là où ils 
peuveni en rrouver e n  hiver.)) 

riLes camps de ioiIe.>i 

«Le.< camps de roile ça c'es1 ... y 'a  pas dr plrinelier lb-dedanr. p'uvaii rien, lit levuts 
f a  /a, cVrair des 4.um;i.i DoUr 8, on couchair X de lar,ee,, pub. de poPIe la-dedans. pas de 
jeu. pas rien lu. Une coi.yfe de coirvaries de laine orrliriuiremenr a lu prei~iière pluie qui 
vendit .v moi~i l la i~rtr  ces muardir~s coiivories-lu prs g 'éiaienl trempes pour Ie res~rinr de 
/a fun.  M 

Soiirce: Témoignage de Arinand Lopoinre. 76 uns. Ancren charrener. Etrirevire eoeec- 
lude ù 1'61b 198 1. 
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f d  

, 4i.k 

*La journde à l'eau.>> 

crDans la Rouge, La 
hlacazrl, dous que j'ai 
dravk, /à on commenffti! 
d'bot~tre heitre dans Ic 
11roic dkvri l  alrrsir6r que 
In giace trair libre, pts Ib 
on jeru11 l'bois Q l'eau pa 
ori !'suivuil. LPS rriqiies 
ktuie~ii rrup krrorres p ~ s  
rrop roirghes pour uvoir 
les boors. y julluit srrivrp 
sus les biliou, pis qirand 
on hrair pas capuble sus 
les Iiillois ben b /'eau 
jusqu 'à ceirirure. pis y 
avait CO d'&pais d'netge 
duiu /ES champs, dans 
['bois; c'hiuit pus ben 
drdle passer lu journde b 
l'eau jirsqii'à ccirrrure lu. 
ù glace c'est PU5 c'qu'y 
aval1 de plta drbte. n 

Source: Tkntorpriage de 
.4 Ibert A myor. 75 uns. 
Aricien drovmr R6clis 
de /oresriers: 33-56. 

LES dru veitrs 

En 1890, les immenses forêts de la Rouge ayant une superficie de 15 000 milles LA GRANDE 
carres (m.c.)  sont exploirées par les compagnies Ottawa Lumber, J . K .  Ward ENTREPRISE 
et la succession John Ross. De plus, Alex Baptist et Wiggins gèrent deux gros FORESTIÈRE 
chailtiers dans la région du Lac Caché (Labelle-La Macaza). Une bonne partie 
du bois coupé est transformée à Hawkabury et expkdiée sur les marchés natio- 
navx et étrangers. 

A L'Annonciation, les retombées économiques des chantiers sont irnmi- 
nentes. Le journal Le hlorrl, d u  21 mars 1895 souligne la prospérité de la 
paroisse de L'Annonciation qiii est en train de devenir u n  pet.ic Klondyke: 
{(On a coupé 50,000 billots er l'argent circule. Ce qui attire une affluence 
3'etrangers. de commerçants de toutes sortes.)} Jamais a-t-on vu tant de bois 
:irculer sur la rivière Rouge. Ce n'est pas la matière première qui manque, 
:e son1 les bras et on fait appel aux bûcherons des différentes régions du 
2uébec pour travailler dans les chantiers de  la Rouge. 

En 1898, Artliur Buies é c~ i t :  que sur la riviere Rouge «les billots y vien- 
ent par centaines de milles» et ((30,000 hommes hivernent chaque année 
ans cette rkgion forestière abattant le bois en hiver ci faisant le flottage a u  
rintemps3.» 
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Avec la nouvelle ii~dustrie de pulpe et de papier surviennent de nouveaux 
maîtres de In forer clans la Rouge. En 1896, les compagnies J . K .  Ward et 
Alex Bapt.ist cèdent leurs droits de coupe A la Cie Riordon Paper Mills Ljmi- 
ted alors que la Cie C . H .  Perley d'Ottawa acquiert les limires de la Cie Ottawa 
Lumber. En 1898, G . H .  Perley est propriétaire de 623 milles carrés de forêt 
sur la Rouge, tandis que la Riordon Paper Mills en possède 373 m.c.  et la 
Cie Eddy 85 m.c. En 1906, la compagnie Perley dirige a L'Annonciation un 
bureau d'affaires et une scierie qui sera incendiée deux ans plus tard. En 1907, 
plus de 1 10,000 billots appartenant aux compagnies Church et Riordon des- 
cendent la rivière Rouge. A L'Annonciation, 60 hommes travaillent A des- 
cendre les billots de la compagnie Perley. 

Le nroulin Perley. 

Le moulin Periey. 

* - 
% > 

"I I  i Te- 

-*- + 
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La demande de papier journal est très forte el incite les Américains et les 
Britanniques à investir massivement dans l'industrie des pâtes et des papiers. 
Ceci entrahie U r i e  concentration des intérêts forestiers qui se rkpercute dans 
les opérat.ions forestières de la Rouge. En 1912, G.H. Perley Compaiiy cède 
a la Riordon Paper Co. ses droits de coupe sur la iiouge. Cette dernière achète 
en 1918 la Cie Church et Fee de Labelle. Depuis cette date, elle domine tolite 
l'exploitation forestière dans la Rouge. Elle coupe 10,227,000 pieds de bois 
annuelleinenr. Entre 191 5 et 1925, la capacite de production dépasse la 
demande et la concurrence entre les compagnies cause une guerre des prix 
au  Québec. Des compagnies se regroupent, d'aurres sont éliminées. C'est dans 
ce contexte de la guerre du papjer qu'en 1915, la Canadiail International Paper 
(CIP) fait l'acquisition des grandes propriétés de la Riordon Company Limi- 
ted. La CIP devient le seul maître sur la Rouge: 1,100 milles carrés de forêtJ 
Filiale de la multinationale américaine Int.ernationa1 Papcr, la CIP possède 
déjà des pulperies, des moulins, des centrales d'énergie et des réserves fores- 
tières de 10,000 milles carrts au Québec. 

Au côte des grandes compagnies q u i  font figure de Goliath, des petits mou- LES SCIERIES 
lins à scie se miiltiplient dans le Canton Marchand. Ils s'approvisionnent avec LOCALES 
le bois des colons et des agriculteurs des environs, emploient plusieurs per- 
sonnes et kcoulent leur production sur le marche local et régional. En 1896, 
Dosithée Hoileau construit un moulin A scie m u  par la vapeur et une iabri- 
que de portes et de cliassis à L'Annonciation. Dans la même année, Horace 
Chartier fonde une fabrique de rinettes à beurre profitant ainsi du débouché 
qu'offre l'industrie laitière en plein essor dans la région. 

Les enfanrs: Aihonase. 
Brurio et Aiplionse Boileair, 
A drieir Beuurl~utnp, 
Alcide Boileau. 
le rangCe: Borroinde. fils, 
Fdniurid, Josepli, 
Borromée, p h ,  
Alphonse e! Dosirhde 
Botteoii, Ji/$. 
Deboiif: incotiriu, Joseph 
Can!rn, Noé Rer~hiuunie, 
Llosirl~ke Boileart. père, 
Adelurd el A rllirir Basiien, 
Eugène, inconnu. 
Loirix Brunci. 



Lu monufucriire 
Borleau. 

L'histoire des petites scieries est difficile a cerner. car les sources docu- 
mentaires sont rares. Pour le Canton Marchand, nous avons pu localiser quel- 
ques enrrepreneurs: J.S. Bruneau sur le rang est de la riviére Rouge; Racine 
Damase sur le rang 1,2,5; Laureniide Co. sur le rang est de la rivière Roiige; 
Eagle Lurnber a La hlacaza; Émilien Racine sur le rang 2; Coiirad Robi- 
doux, Louis Dion et Henri Ladouceur. En 1910, le moulin à scie H.E. Tru- 
deau, situé au lac Castor, emploie plusieurs colons. attire l'établissement de 
nouvelles familles et entraîne l'ouverture d'un bureau de poste, d'une épice- 
rie et d'une école au lac Castor. 

Le bois de  chauffage constitue une autre industrie locale non négligeable 
pour les colons dc L'Annonciation qui expédient, eii 1907. 200 wagons de 
leur production à Montréal par le chemin de fer. 

En 1919, la compagnie Gagnon construit des fours à charbon de bois près 
de la gare du village de L'Annonciation en vue d'expédier rapidement son 
charbon à Montréal. Cependant, on se plaint de la fumée âcre et irrespirable 
qui se dégage des fours a charbon. 
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Le inorriin à scre 
Lrrssier 

Le motrirn a rcie 
Tnideuu. 
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Les Jours ù 
charbon de bois. 

* 1  

' s i  

Les feux de forêt. 

Le spectre d u  feu a toujours hanté l'esprit des colons. À plusieurs 
occasions, le feu était A la porte du village de L'Annonciation empor- 
tant dans ses flammes quelques habitations. Decrivant le sentiment 
d'impuissance des colons devant cet élémeni destructeur, le journal Le 
Pionnier écrit le ler octobre 1908: «De tomes parts on se tourne vers 
le ciel demandant de longues averses.» 

Les feux de forêts se revélent une véritable calamité non seulement 
pour les colons, mais aussi pour les compagnies de bois. À la fin du 
19e siècle, le dépai-tement des Terres et des Forêts érablit une service 
de proteciion des forêts contre le feu, en engageant des gardes-feux pour 
surveiller toute la région de la riviere Rouge. Dans la seule année de 
1900, 1 2  incendies sont rapportées ayant détruit plusieurs centaines de 
billots et des milliers de pieds carrés de forêt. En 1902, 29 incendies 
sont combattus dans la région. Plusieurs niilliers d'acres de pins, de 
sapins, de merisicrs, d'epinettes er des milliers de billots de la compa- 
gnie Perley et de Labelle Lumber Company disparaissent en fumée. 1903 
est l'une des pires années: 3 chantiers de  la compagnie Church & Sons 
ont étk dévastés par un  incendie ainsi que 375,000 billots de la Compa- 
gnie Perley et 155,000 billots de la compagnie Riordon Paper iMills. 
On soupçonne que ce sont les feux allumés par les colons, dans leurs 
abattis de terre rieLw, et arrivés par le veril, qui  ont causé lous ces dom- 
mages. 

Source. Gouvernemeni du Qiiebec. RappofI der Terres e/ For:~s, 1902: 95. 
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€11 1897, Eugène Boileau ouvrit une carrière près du villagz pour obtenir la LES MINES 
chaux nécessaire à la consiruction de l'église. Plus tard, cette carrière est 
exploitée par L'Annonciation Marble Co., sous la direction d'Ovide Bros- 
sard; et par laCanada Marble and Lime Registered. 

Dans la première décennie du 20e siècle, plusieurs prospections minières 
sont entreprises dans le Canton Marchand. En 1907, une mine d'argent est. 
dkcouverte par Joseph Paquette, Jules Gareau et O. Brassard. Une autre 
mine est découverle sur la terre de Durieux, un colon d'origine belge. Des 
échantillons sont analysés a Ottawa révélant qu'une tonne de ces pierres con- 
tiennent environ la valeur de $42.00 en or et en argent. Donald Smith, IIII  

ingénieur minier de New-York. explore la région Labelle pour le compte de 
capitalistes américains intéressés a investir dans l'exploitation miniere. hitais 
les résultats sont négatifs car aucune mine ne sera ouverte dans le Canton 
Marchand. 

I les  la fin d u  19e sikcle, des clubs de chasse et de pêche s'insiallent près des LE TOURISME 
lacs du Canton Marchand. Nomnions le club privé D. Law au lac McGale, 
Carl Riordon au lac Caché, S.B. White au lac A la truite, le club de chasse 
et de pêche de Huntington. Ces clubs aménagent des camps et emploient plu- 
sieurs personnes de la région comme guides et achetent leurs provisions au 
village. Malgr6 cette retombée économique, une lutte s'organise contre eux. 
Le journal Le Pionnier du 19 juillet 1907 dénonce l'appropriation des lacs 
de la région dc Labelle par les clubs privés qui ((en sont devenus rois et maî- 
Ires, des tyrans qui éloignent impitoyablement les colons des lacs et des lots 
vois inants .~  Le 4 décembre 1922, une requète des citoyens de L'Annoncia- 
tion demande à la municipalitk de faire pression auprés du gouvernement 
du QuCbec pour rendre la loi plus sévère concernant la protecrion des lacs 
et des rivières er la limitation de la vente de la truite rouge, a moins de 25 
livres de poissons par mois et par individu. 
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CHAPITRE 1 1  

Le Village et le Canton 

Avec l'arrivée de nouveaux colons, de gens de métier, a la fin du 19e siècle, 
le village de L'Annonciation se développe: plusieurs maisons ont été cons- 
truites; les deux magasins offrent différents articles au même prix qu'A Saint- 
Jérôme; Joseph Paquet te construit un moulin A farine; Constant Péclet ins- 
talle une boutique de marchandises générales et une maison de pension pour 
recevoir les visiteurs et les tourisres; Coulombe, un photographe de Wicolei 
y installe son atelier ambulant et réalise plusieurs cartes postales; Renaud 
La Poche, vendeur itinérant qui, parcourant tous les rangs dans sa roulotte 
rouge, vend sa camelote au prix fort, puis achète à un pris dérisoire les peaux, 
la laine, la guenille, les poches; le <<peddler» Alias Georges et ses deux gros- 
ses valises en cuir se promène sur tout le territoire pour y vendre divers arti- 
cles; Eugène Danis construit en 1899 le premier hôtel, considéré comme I'hBtel 
cliic du temps et trois ans plus tard deux autres hôtels sont construits près 
de la gare, celui d'Alfred Pharand et celui de Lalonde qu'il vendit a Domini- 
que Chartier; on rrouve le boucher italien Fumagali Carlo, l'orfèvre Ovide 
Brassard, les selliers Emmanuel Pare et H. Btlanger, le voiturier et croque- 
mort Pierre Gervais, le barbier Floriben Godard, les cordonniers J.-B. Sauve 
et Alexandre Valade, les garagistes Boileau et Coite, l'horloger Ondsime Noël, 
les forgerons Noël Charette, Ovide Giroux, Joseph Tranchemontagne, J.- 
A. Aurhier et i-terménegiide Taillon, les boulangers Gédéas Paquette, Félix 
Filiarrault et Ovila Cauvreault, le tailleur F.-X. Racine, l'agent de la com- 
pagnie Imperia1 Oil Georges Péclet, les mkdecins Arcbarnbault de 1896 à 1899, 
Côté en 1899, Pineault de 1900 A 1907, Raymond Doray en 1908, A.P. Des- 
cary et Corne Cartier en 1902, etc. 

La population du village en 191 1 était alors de 622 Iiabitants et le Canton 
de 1402, (voir le tableau 10). 

Tablrwu 10. Poprilarion IO fak de Canfon ~Marrhand er du Vi/lage de L 'A nnoncialion, 191 1-1912. 

Canton Marchand 1402 1601 
Village de L'Annonciation : 622 612 

Total 2024 2213 
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LU boulangerie Goitvreuu 
en 1899. 
IM. e! M m e  Ovila Guuvreau 
er leurs d e w  en f unb  
Camille a Ovila, 
ainsr que Joseph Pilon, 
oi~vrier i~ àa boirluiige~ie. 

Les Hôtels. 

«Ces vieilles auberges avaient a peu près toutes le même caractère. 
L'idifice pouvait avoir de dix à quinze chambres a coucher, un bar gra- 
cieux, deux salles, une pour les dames, l'autre pour les hommes. La 
plus grande servait de réfections et de dortoir pour les clients les moins 
for~unés: les hommes de chantiers, les <<draveursu, les colons. Autour 
de cette grande salle, tout le long des murs, s'alignaieni des rangées 
de coffre en bois servant de sièges et divisés en comparrirnents dans 
lesquels les voyageurs mettaient leurs «paquetons)). Après avoir prjs 
un souper simple, mais copieux, q u i  leur cofitait 15 sous, ils &tendaient 
par terre leur «capot» ou leur robe de voiture, presque toujours en peaux 
de beies sauvages ou de mouton, s'allongaient dessus et dormaient 
jusqu'au maiin. 

Les voyageurs plus fortunés payaient 25 sous par repas, les mets con- 
sistaienr surtout en omelette au lard,en saucisses et boudin fabriques 
ii la maison, en ragout A boulettes, tourt.ières, truite rouge, perdrix, 
chevreuil, orignal, en fraises, framboises, bleuets, crtme et beurre frais, 
tanes de toutes sortes et beignets. 

Les coucheiirs versaient 25 sous pour une chambre; si celle-ci n'élair 
pas luxueuse, elle était roujours très propre.)) 

Source: S. Cliarei le, Doulce Souvenunce: 20 p. 



La frvroi$on 
de poin par 

Ovila Guuvreoii. 

La bouliqice de Jorge 
d'Adalberr A urhicr. 
De gauche à droirc: 
IYiVrid Berr/iiairme. 

Moïse Codtner. Slmon 
8ornohd, Hisfe A urhtrr, 

Raoril Pagh, Jmepli Provost, 
Thonias Psfvin, MicRel 

Desjardins, Emile Auibier. 
En arrii?re, Leo. 

Murie-Anne, lria ri Eva 
Aiitliier, sur la gallerie, 

M~I IP A .  Aulhi~r el 
Joseph Provosl. 
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HOTEL VICTORIA 
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Alf. Pharand, Prop. 

Vins, Liqueurs el Cigares de choix. Bar de premier ordre. 
Salles d'échanrillons au servrce des commis- voyugeurs - 

Ciievuux et voitures u lu disposilion des voyageurs. 

Le plus grand hôtel près de la gare. 

L'ANNONCIATION 

L 'A venir di1 ,Vord, 10 mars 1905. 
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La santé publique. 
Malgré la présence des médecins à L'Annonciation, des Cpidémies 

de thyphoïde en 1893- 1894 et de diphtkrie en 1899, 1902, 1903, 1923 
ront plusieurs victimes. Des épidémies de varicelles et de grippes écla- 
tent en 1903 et 1919. Le bureau d'hygiène ordonne la fermeture des 
écoles dans roui le Canton er mkne aussi une campagne contre la tuber- 
culose. Pour améliorer la qualit4 de la santé de ses citoyens, le conseil 
municipal d u  village adopte un réglernent rendant la vaccination obli- 
gatoire en 1912: les enfants non-vaccines seront refusés dans les éco- 
les. On désinfecte les maisons des familles pauvres. En 1899, les Cha- 
noinesses créent u n  orpheIinat et un petit hapital a Norniningue et  
dispensent des soins a domicile aux maIades. Leur oeuvre est encolira- 
gée par les médecins qui entreprennent des démarches en 1908 pour 
agrandir l'hôpital. En 1923, les municipalités du Canton Marchand et 
du Village de L'Annonciation s'unissent pour fonder on bureau 
d'hygiène paroissial et fournissent une aide financière à l'assistance 
publique couvrant les frais d'hospitalisation des indigents. 

Très souvent, le curt accompagnait le médecin pour la visite des mala- 
des et la prière avait méme parfois la préséance avant I'adminiszration 
des soins. Le docteur Côme Canier écrit au dkbut du sikle: r<Seu/ m é e -  
cin de la région, je ne connus longlemps d'autres consultants aupres 
d u  malade en danger: que la Viatique*. Je dus me spécialiser dans l'art 
dentaire et dans la chirurgie pour des cas assez compliques: hernie kcran- 
glée, appendicite, amputation et greffe. Donner le cliloroforme, opé- 
rer sans aide. Guérisons auxquelles j'avais peine a croire: le nord était 
si vierge qu'il ne coiinaissait pas le nom d'un seul microbe. Ces pay- 
sans, vivants d'un autre âge, avaient confiance au mkdecin et ne con- 
naissaient pas la peur)) (et) ccce qui m'étoiinait le plus aprés chaque nais- 
sance d'un enfant, c'était l'invitation pressante «de bien vouloir baptiser 
le nouveau-né, au ca.s où il  deviendrait en danger de mourir. Irnpossi- 
ble, i l  est comme u n  ressort, uti morceau de caoutchouc, il bondit de 
vos mains.)) Mais avant mon départ. on y revenait ... «Docteur, on reste 
bien loin du curé.. . ].es chemins sont si mauvais.. . si souvent des tem- 
pêtes, puis le froid.>) Ces événements toujours possibles me gagnaient 
et gratuitement j'ondoyais le petit. Si bien qu'un beau matin l'un des 
vicaires de L'Annonciation s'amenait cliez moi avec une lettre du cha- 
pitre me disant que  tous les enfan1.s ne naissaient pas en danger de mou- 
rir et de bien vouloir cesser d'ondoyer tous ces petits anges.» 

A cause de la rareté des médecins, de la pauvreté et de l'éloignement 
de  certaines familles de  colons, les sages-femmes continuaient à jouer 
uii rôle de premier plan pour les accouchements. Elles se nommaient 
Mdes Régis Drouin de Labelle, Odile Hogue-Pitre, Agnès Desjardins, 
Sainte-Marie de La Minerve, Mde Thornas Brunet, Mde Chagnon, Mde 
Arménié Lefebvre, etc. 
Source: Dr Cartier, Sous le ciel de L'Atinonriuiion: 18. 61. 
'cotnraunion porIec à un mourant (exlréme-onction) 
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CRACHER A TERRE 

Reproduction ~ u t o r l s é ~ ~ o r  le Bureau Inbrnotional da Sont6 dm la-Fondation ~ o c k e f t i  lrr" 
et  parle Cornitt Nd deD&bnse contreIo Tubarculose P~Rls.66- Rue Notre ûame des Wiornps 

L'inégalitd sociale devant la mort. 

((Quand on a frappé la grosse période de la grippe espagnole, ces 
mortalités là n'entraient pas dans l'église alors on amenait le mort sur 
le perron de l'église, le curé sortait y faisait une bénédiction et puis c'était 
la cérémonie ça. Mais les gens plus en moyen il les laissait entrer dans 
l'église ... et puis les gens étaient ious exposés chacun chez eux. Y avait 
pas de salon dans ce temps-la.» 

Source: Tkmoignage de Liguori Gervais, âge de 77 ans, de L'Annonciaiion. 
Entrccpue réalisée en lanvier 1985. 

A fficlie pvblicifurre 
contre la ruberc~ilose 
qlte l'on relroltvoi/ 
sur les murs du 
vrlloge de L'Annonciution, 
dons le& aniides 1930. 

((Ça m'a toujours marque)). 

<{Ma mire a donné naissance à 14 enfants. 6 sont morts en bas âge, 
bébé de 2 mois environ, dans ce temps-là, i l  y en avait plus qui rnour- 
raient bébé. Je me rappelle une petite soeur, elle s'appelait Anita, pis 
elle était exposée dans le salon dans maison de briques, pis je me rap- 
pelle encore, elle était sur la table. dans un petit cercueil blanc, ça m'a 
toujours marqué, j'avais 6 ans. C'est pas croyable ces choses-là com- 
ment qu'on reste marque de ça, bien plus que ce qui s'est passé i l  y 

1 a un mois ou voila un an.» 

Sourcc: Térnoignagc de Léon Fortin, âg2 de 71 ans, du Canion Marchand. 
Enrrevue rkaliske l'été i 9SS.  
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Le Village de L'Annonciation: 
un point strattgique sur la Rouge en 1902. 

Dès son arrivée en 11902, le Dr Côme Cartier constaie que: «LYAnnon- 
ciation est un point divisionnaire, un point stratégique de la rouge et, 
de ce fait. était assuré d'un avenir prometteur. 

Supposez un moment le «village» sous la forme de votre volant 
d'auto, avec avertisseur au centre de la roue: par le secteur inférieur 
de la roue s'amenaient chez nous les habitants de Nominingue, de Bel- 
lerive, du rang Charette, du rang des Pagé, d u  rang des Renaud et aussi 
aux Rangs de la Rouge et Labelle; par le pont Rouge, venaient ceux 
de La Macaza, de Lynch (L'Ascension) de Marchand, des Carrières, 
les Desjardins; par le secteur Nord, Turgeon, les Fillion, les Raymond, 
les Sarrazin. 

Les industriels, petits et grands, les hôteliers, les marchands, les pro- 
ressionnels etaieni groupés aux environs du couvent, du presbytère er 
de I'kglisc. 

Ils accomodaient facilement les voyageurs, les entrepreneurs et les 
sous-entrepreneurs des compagnies «Riordon et Géo. Perley» puis ceux 
de la Co. MacDonald qui avait le contrat de la construction du chemin 
de fer: ((Labelle, L'Aiinonciatioii, Nominingue)>. Cette partie était dont 
fort mouvementie, fort agitée. De l'autre c8tk de la coulée Denis, i l  
y avait une aussi forre popiilation disskininie sur une plus vaste éien- 
due de terrain, mais non moins intkressante.>j 

Source: Dr Carrier, Sous k cielde L'A~~no~icrarion:  22-23. 

La formation de la Municipalité 
du Village de L'Annonciation en 1908 
Devenii un centre de commerces et de services, le village de L'Annonciation 
se distingue de  la vie agricole du Canton Marchand. Ces divergences écono- 
miques amèneront le 8 octobre 1908, Ic village de L'Annonciation a se déta- 
cher de Canton Marchand pour devenir une adniinistration municipale indé- 
pendante. 

Selon l'historien Samuel Charetre, ce sera la question de l'aqueduc qui 
hâlera I'érecuan de la municipaliie du village'. Ce problème remonte à 1890 
ou l'entrepreneur Napolkon Denis obtint du conseil municipal de Canton 
Marchand l'autorisation d'exploiter un aqueduc dont les tuyaux de bois 
approvisionnèrent en eau potable une vingtaine de villageois. 

En 1898, Charles-Borromée Boileau devenair propriétaire de cet aqueduc 
et cinq ans plus tard, c'était son frkre Alphonse. Sans améliorer la distribu- 
tion de l'eau, l'entreprise privée augmenta ses tarifs q u i  furent très contestés 



par les villageois. Le problème s'envenima Iorsque le conseil municipal 
accorda à un autre groupe formé de Wilfrid et Menésippe Guay, Eugène 
Danis, Napoléon Denis et Horace Chartier le droit d e  construire et d'exploi- 
ter un système d'aqueduc plus considérable. L'entrepreneur A .  Boileau 
s'opposa a cette mesure d 'où  les disputes et les procès. Finalement, i l  céda 
ses droits au nouveau groupe en 1908. Plus qu'une querelle entre deux entre- 
preneurs, la question de l'aqueduc devinc un problème po!itique qui divisa 
les villageois et les campagnards. L a  division vient du fait que les campa- 
gnards refusent de payer une taxe d'aqueduc pour un service qu'ils n'ont 
pas et s'opposent a l'idée d'acquérir le système d'aqueduc. Par  contre, les 
villageois veulent municipaliser le service d'aqueduc. C'est ce qu'ils feront 
apres la fondation de leur municipalité cn 1906. 

C'est encore a I'entreprise privée que l'on accorcla l'administration du ser- 
vice public de l'électricité. Le 8 novembre 1924, le conseil municipal du  vil- 
lage donnait champ libre à Osias Giroux pour triger un barrage sur le ruisseau 
Paqiiette. L'année suivante, son entreprise fut vendue à la Laurentian Hydro 
Electric Company. 

Les élections du 3 novembre 1908 amenanr à la table du conseil municipal LES PREMIÈRES 
du village le docteur Côme Carrier, maire, le notaire Philias Morissette, secre- ANNEES DE 
taire. et les conseillers Arthur Drouin, Oza Chabot, Ubald Camache, J .  Wil- L'ADMINISTRATION 
frid Dumoucliel, Joseph Pharand et Joseph Tliomas, ont été contestées en MUNICIPALE 
cour le 20 novembre 1908, sous pre~exte  qu'il y avait eu violence et fraude. DU VILLAGE. 
Le jugement a donné gain de  caiise aux requérants et l e  juge A.F. Carrier 
fixait le nouveau scrutin au 6 mars 1909. Ce deuxième scrutin préside par 
Arithime Lalande donna le même résultat que  le premier. Ces débuts diffici- 
les laissaient entrevoir des débats tumuliieux oh il régne une vive division. 
L'atniosphère est intenable et le ler juin 1909, le maire C. Cartier démis- 
sionne. Remplacé par Horace Chartier, le calme revient peu a peu. Nouveau 
rebondissement aux élections dc 1920 o h  cette fois-ci, ce sera le Dr Cdme 
Cartier qui contestera la soi-disant nomination de  Ménésippe Guay au poste 
de la mairie par le lieutenant-gouverneur. 11 soutiendra que  cette Clection est 
illégale puisque M. Guay ne posséde aucune preuve, aucun document signé 
par le lieutenant-gouverneur. Acculé au  mur, Guay remettra sa démission 
et sera remplacé par Wilfrid Tailloo. 

Le nouveau conseil se mettra rapidement a la tâche, l'année même de sa 
forniation, la iouie nouvelle municipalité de L'Annonciation acquerra le ser- 
vice d'aquediic et procédera à l'amélioration du réseau. Une hausse de taxe 
s'en suivra et plusieurs familles pauvres seront incapables de  la payer. On 
fait des criies a la porte de l'église pour avertir les fautifs. On intente des 
procès et on coupe l'eau des retardataires. 

L'Aniionciation se donnera des allures de véritable village. On procédera 
i l'embellissement et à l'aménagement d u  cenlre-ville par la construction de  
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trottoirs en bois et ,  plus tard, vers 1920, en Mon;  la construction de traver- 
ses; l'entretien et le gravelage des rues; la confection des canaux d'égoûcs; 
l'installation d 'une 1ig:ie téléphonique en 1909 et  de poteaux pour la lumière 
électrique en 1910; l'adoption d 'un reglement en 1920 sur l'alignement des 
bâtiments; la plantation de 884 arbres dans le village en 1925 et l'insiallation 
d ' u n  système d'éclairage électrique en 1924. 

Règlement no. 38 
Pour  assurer l'ordre e l  le bien-@tre dans la municipalité. 

«Vu la necessiié d'assurer l'affaire, l'ordre, le bien être et l'amelio- 
ration de la municipalité, le conseil par son règlemenl no. 38 défend 
ce qui suit: 11 est difendu d'occasionner des désordres dans les rues et 
sur les places publiques de la municipalité: eri faisant du tapage, criant, 
jurant chanlant d'une manière désordonnée; en scandalisant o u  gênant 
les passanis, encombrant les trottoirs; ou servant de langages grossiers 
ou insultant; ou  &tant ivres en roulant dans les rues; oii de  toute auire 
manière; sous peine d'une amende, n'excédant pas avec les frais, la 
somme de vingt piastres et à dkfaut de paiemeni d 'un  emprisonnement 
de (30) [rente jours. 

11 est défendu d'établir, sur  la voie publique, des fosses ou puisards 
ou d'y faire déverser ou jeter des eaux sales ou des immondices ou autre 
saletés, ou s'y laisser séjourner loute autre nuisance sous peine d 'une  
amende n'exccidant pas les frais la somme de dix piastres. 

11 est défendu de conduire une voiture automobile à toute personne 
âgée de moins de quinze ans; ou a toute personne en ktat d'ivresse ou 
de la conduire Zi une vitesse supérieure 2i vingt milles à l 'heure, sous 
peine d'une amende, n'excédant pas avec les frais, la somme d e  quinze 
piastres pour la premiére rois et la soinme de vingt piastres pour les 
récidives. 

Il est défendu aux personnes exploitant des tables de billards de rece- 
voir et permettre sciemment aux enfants âgés de moins de douze ans 
de jouer sur ces tables, ou de permettre a qui que ce soit de jouer de 
l'argent ou de permettre à qui que  ce soit de jouer après onze Iieures 
du soir, sous peine d'une amende de dix piastres pour la premiére 
offense et de 520.00 pour les offenses subséquentes. 

Tout  contrevenant aux dispositions du présent règlement ericoiirera 
les pénalilés y imposées, sur conviction sommaire devani un juge de  
paix. 

La moitié dcs amendes imposées ira à l'officier du conseil chargé de 
la police municipale qui aura fait la plainte, l'autre moitié sera versée 
au fonds général de la municipaliré.» 
S ~ I I ~ C L ' :  AMVL, Llvre des  iiiiriirres de ta rnidnicipaliie dit Vrllogr de L 'Annoiicigrron, 

1920-1926: 203-204. 



Une hisloire de LJAnnonciarion et de Canron Marchand 157 

En conformité avec l'idéologie cléricale, le conseil municipal du village 
niène une lutte contre I'iiitempérance. En 1909, i l  réglemente la vente de bois- 
son dans les hbtels en les obligeant de fermer leur bar le dimanche. 

L'année sujvante. i l  rend public une liste noire des buveurs invétérés et 
les hôteliers sont tenus de ne pas leur vendre d'alcool. En 1916, on adopte 
un rkglement (no. 19) proliibant toutes les licences d'lidtels et la vente de  
liqueurs spiritueuses ou alcooliques. Ce règlement trhs oppressif sera abrogé 
en 1919. 

N'étant jamais arrivé A une entente sur la construction d 'une  salle munici- 
pale, le conseil siègera A plusieurs endroits: au couvent. au magasin d e  Joseph 
Denis, à la maison de P. Légaré, A la salle du Canton Marchand, au  presby- 
tère et à la maison de Léon Raymond. 

Pour aider les conscrits de L'Annonciation 
dc la Premierc Guerre mondiale. 
Le conseil municipal du Village de L'Annonciation 
adopte une résolution le 11 novembre 1919: 

{(Attendu que les conscrits sous la loi militaire 1917, résidant dans 
les campagnes éloignees n'ont pas été au courant de la loi comme ceux 
des centres OU la question a été traitée et expliquée i plusieurs reprises 
e l  sur toutes les faces et que  partant, le défaut de ces conscriis de se 
rendre peut s'expliquer par le manque de connaissance exacte de la loi, 
que la bonne foi n 'a jamais manqué dans leur agissement el que  de 
ce chef ces mêmes conscrits clevraierit être traités avec le plus de ména- 
gement possible: 

I l  esi proposé par le conseiller Ovide Giroux, seconde par le conseil- 
ler S. Gariépy que ce conseil, en égard a ce que  l 'on recommande à 
route cour de jusrice devant laquelle ces causes devront erre jugées, les 
conscrits de  notre région d e  colonisation et spécialement ceux de 
L'Annonciation, sachani à l'avance que cette recommandarion sera 
prise en bonne part tout juge auquel ces quesr ions seront soumises.>> 
Sourcc: AMVL, Livre des minules de la mimicipulir~ du Village <le L'Anttonctatron 

1909-1919: 292-293. 

.a consrruction des chemins reste la préoccupation majeure des édiles muni- L'ADMINISTRATTON 
ipaux du Canton Marchand er même l'enjeu politique local. Insatisfait de MUNICIPALE 
administration des routes dans In municipaliié du Canron Marchand, le DU CANTON 
!Ion Jean de la Hache écrit dans le journal Le Nord, le 29 aout 1895: «Nos MARCHAND 
inseillers ne soiit pas nommes à vie et le temps es1 passé ou on conduisait 
s électeurs avec d u  whiskey. Plus les gaucheries administratives auront créé 

griefs, plus le coup d e  balai sera grand.)) 
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Les kleclions du Canton Marchand en 1908. 

((- M. Constant Péclez vient d'être réélu maire. 
Malg~é  la lutte acharnée de la dernière élection municipale; en dépit 

dc la pression exercée, sur les électeurs, par le Syndicat de l'aqueduc, 
uni aux marchands de bois du canton. la cause du pauvre a triomphé 
encore une fois. 

M .  Pécler a remercié le conseil à peu près en ces lermes: 
<tlr/lessieurs, je vous remercie bien sincèrement de l'honneur que vous 

ine faites; la charge, bien lourde, que vous m'imposez, me sera légère, 
parce que, je me sens appuyé. par une majorité siricèrement dévouée 
à la cause commune. 

{(Soyez persuades, que je m'efforcerai encore de mériter votre con- 
fiance et que, toujours vous me trouverez dans le senrier du devoir. 

«Je crois devoir féliciter ici publiquement ceux de mes collégues du 
conseil qui ont su résister aux manoeuvres malicieuses dirigées contre 
moi en cette circonstance. Leur acte prouve qu'ils sont assez intelli- 
genls, pour déjouer les pièges qui leur sont tendus, et qu'ils sont des 
hommes soucieus de leur honneur. 

({Encore une fois, messieurs, merci. » 
l 

Source: Le Pionnier, 28 janvier 1908. 
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CHAPITRE 12 

L'éducation, culture 
et les loisirs 

Les Chanoines Réguliers ei les commissaires d'écoles ont été des promoteurs 
infatiguables de la cause de l'kducatioi~ pour les jeunes. Mais I'implantacion 
des tcoles ne s'est pas fait sans compljcations. Les problèmes de linance- 
ment et de fonctionnement, les difficultés de recrutement er le peu de quali- 
fication du personnel enseignant ont été parmi les nombreux obstacles a sur- 
monter. Mais les progrès sont évidents: la situation de  l'éducation cn 1930 
ne se compare aucunement à celle de 1891, époque où  tout était encore a 
faire, oii l'instruction entrait difficilement dans les moeurs, où une seule école 
était ouverte au village de L'Annonciation. 

En 1899, pour améliorer la situation financiêre de la commission scolaire 
de L'Annonciation, le curé Dom Louis-Marie Vuaillei dénonce le mode de 
djstribuiion des octrois gouvernementaux du département de l'Instruction 
publique q u i  ne correspondent pas à la réalité des paroisses de  colonisation. 
II propose au gouvernement que la subvention soit indexée chaque année sui- 
vant la courbe de population. {(Ainsi, dit-il, pour nous a L'Annonciation, 
lorsque le bureau de l'Instruction Publique nous accorda son premier octroi, 
la population s'élevait a u  chiffre de trois cents âmes environ en supposant 
ainsi qu'on me le disait dernikremeni h Qukbec que l'octroi fu t  dix centimes 
par âme nous arrivons à la somme de trente piastres qui nous est accordée 
jepuis chaque année. Mais dans  u n  pays de colonisation, la population 
tiigmente sans cesse, ce système excellent pour les paroisses anciennes, ne 
ieut rien pour les paroisses de fondation récente. Actuellement la paroisse 
le L'Annonciation compte une population de (1200) douze cent âmes cnvi- 
on: nous devrions donc recevoir en proportion sur le fonds de l'Instruction 
'ublique une somme de ($120. à $130.) cent-vingt a cenl-trente piastres: il 
a la une injustice frappante d'autant moins exczisable que ces paroisses nou- 
elles sont plus pauvres1.)> 
Malgré les démarches du curé Vuaillet. celte injustice flagrante envers les 

groisses de colonisation persiste et les commissaires se rabatteni souvent 
ir leur député du comtC pour dénicher une subveniiori supplémentaire. 
:s écoles de rang dans le Canton Marchand se sont ouvertes à mesure que  
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LA PETITE le nombre d'enfanis d'âge scolaire en Ikgitimaii la construction: I'école no. 2, 
ECOLE école Desjardins en i 902; l'école no. 3 ,  école Raymond en 1903; I'école no. 4, 

DE RANG école Foriin en 1903; l'école no. 5, I'école Clinrette en 1903; I'écolc no. 6, 
école Patrick Filion en 190s et l'kcole no. 7.  école Marleaii en 191 1. Ces éco- 
les sont désignées par le nom des familles les plus nombreuses du rang. 

Bien que l'école Desjardins ait kté construite en 1902, Aiexandrine Meilleur, 
la première maitresse enseignait déjà, en 1898, à 32 enfanis qu'elle regrou- 
perait dans une maison de colon, loué a ce1 effet. 

De même, en 1915, Mme Jos. Henripin ouvre une école dans sa maison 
pour dispenser I'eiiseignement primaire aux enfants du 7e arrondissement. 
Dans le rang sud-ouest de la rivière Rouge, les classes se font dans la maison 
de Cyriaque Panneton et en 1920, Gilbert Filion fournir gratuitement un local 
pour y faire la classe aux enfants du 5e arrondissement. 

En 191 1,  L'Annoiiciation comptait donc 7 icoles primaires. Mais la fre- 
quentation scolaire faisait défaut. Pour y remédier, en partie, le curé Dom 
André blouttet ttablira en 1901 une école du soir pour les jeunes gens qui 
aidaient leurs parents dans les travaux de la ferme et qui ne pouvaient aller 
à I'école. Vu la faible fréquentation scolaire des écoles fermaient et rouvraient 
plus tard, lorsque le nombre d'enfants le jusiifiait. 

Dans la majorité des cas, les enfants n'avaient que le temps d'apprendre 
B lire, A écrire et à calculer. Beaucoup de jeunes arrêtaient leurs études après 
avoir fait leur première communion. Ceux et celles qui aspiraient à poursui- 
vre leur formation académique devaient s'inscrire dans des établissements 
supérieurs l'extérieur de L1~nnonciat ion.  

Comme instrumerir pédagogique, les commissaires d'écoles n'achètent 
qu'un seul manuel: M o n  premier livre, qui, selon eux, «renferme toutes les 
matières qui peuvent ètre utilemeiit enseignées alix enfants de cet âge2.i> 
Pour les distributions des prix, ils se procurent plusieurs volumes A saveur 
religieuse ou nationale, tels les ouvrages de la Ligue des droits du français. 
Aux sources canacliennes, Discours, con ferences el lerlres de C .F. Delage, 
surintendant de I'Tnçti-uction Publique, Histoire de /a province eccl4siasli- 
que d'Oliawu er de la colonisarion dans la vallée de I'Orrawu de DeBarbe- 
zieux, le testament de Mgr Duhamel, etc. 

Les rapports des inspecteurs d'écoles montrent que Ics écoles étaient plu- 
rôt en mauvais état: mauvais mobilier qui devra être remplacé par de  bons 
pupitres, bâtiment non skuriraire en cas d'incendie. bancs et rables non adap- 
tes Zi la raille des enfants, surpopulation des classes, mauvaise qualité de I'eaii 
qui n'&ait pas potable, bâtisse mal isolée et très froide l'hiver, cliemin impra- 
ticable à certains moments de l'année pour se rendre à I'Ccole, veniilazioti 
des classes insuffisante, rableau noir ust. cartes d@su&tes et déchiquetées. lieux 
d'aisance impropres des les premiers froids, etc. Cenaines écoles avaient S. 
mauvaise mine, kloignées des liabitations et isoldes en forêt, que des institii 
trices refusaient d'aller y eiwcigner ou quittaient tout simplement les lieux 
A l'exception du couvent, aucune école ne disposai1 d'une bibliothèque. ,c 

petite soil-elle. 
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À cause des dures conditioiis de travail et de la laiblesse des traitements sala- LES 
riaux, le recrutement d'institutrices qualifiées est difficile. Vers 1915, le salaire INSTITUTRICES 
annuel est de $1 75. L'inspecteur Léopold Langlois remarque en 1916: «que 
daris chacune de vos écoles il y a cette année une titulaire nouvelle. (.. .) on 
nt saurait s'attendre à des progres remarquables quand les enfants changent 
d'institutrices tous les ans. Un bon moyen de conserver vos institutrices serait 
celui de leur donner $200. par an3.» Cinq ans plus tard, le salaire des insti- 
tutrices atteindra $300. Parce que les institutrices qualifiées sont rares, les 
commissaires engagent des institutrices non-diplômées. Le personnel ensei- 
gnani est à l'occasion très cririqué par les parents et les commissaires. 

INSTITUTRICES 

«On demande des Institutrices, ayant leur brevet pour écoles élémen- 
taires, pour enseigner dans les écoles de rang; salaire $1 50.00. S'adres- 
ser a Constant Péclet, Sec.-Trks. à L'Annonciation, Q.» 

(1 62- 1 63) 

Soitrre: Le Pionnier. 9 jui l lei  1906. 

Se portant 3 la défensedes institutrices et de l'éducaiion. le cure Dom André 
Mouttet en 1903 dicte aux parents de faire preuve de c<zele gour envoyer les 
enfants A l'école, les encourager les instiiutrices, ne pas prendre parti pour 
les enfants contre les maltrcsses, ne pas parler en mai des maîtresses devant 
les enfants surtout (...) continiier A la maisori la bonne éducaiion de 
l'école4. )) 

Plus tard en 1918, l'inspecteur Rodolphe ivlalrais s'adresse aux coinmis- 
saires d'écoles en ces termes: «Si vous placez de l'argent et qu'a la fin vous 
perdez ce que vous avez place, ce n'est certainement pas avantageux. Ainsi 
en est-il de l'éducation. Si les enfants doivenl aller a l'école pour en sortir 
ignorants, c'est une perte d'argent, de temps et surtout une  pene de con- 
fiance dans nos éducaieurss.>) 

En 1897, les Chanoinesses des Cinq Plaies prennent en charge l'école du vil- LE COUVENT 
lage de L'Annonciation. Deux ans plus tard. elles construisent et ouvrent 
un couvent situé derrière l'église. Ce sont les commissaires d'Scoles qui en 
;ont les promoieurs et q u i  on1 incité Dom Louis-Marie Vuaillet entrepren- 
Ire les démarches auprès de Mgr Duliamel et de Doin Gréa. Les Chanoines- 
;es, au nombre de cinq, enseigneront au couvent jusqu'en 1920 ei leur salaire 
innuel sera de 5125.00. La première année, elles accueillent environ 120 
nfants alors qu'en 191 5 on en comptera 175. Elles dispensent un enseigne- 
lent conforme au programme d u  comité catholique de l'ltistruciion Publi- 
ue et un enseignement sur les vocations religieuses. Elles érigent un chemin 



«Le coirvenr, à rrois Pfo- 
g ~ ,  es1 trne jolie consmie- 

rion en bois petnr en 
blanr, uvec encodremenr 

berge aux diverses ouveriu- 
res. I I  mesirre 60 pie& sur 
40, si bien q u ~  les soeurs, 
ne recevonr pas de pen- 

sionnurm, s'y ~rouvenl à 
I'clae Le rloiher dic rou- 
venr domirie foirf le vil- 
toge, (.. .) e! on y arrtve 

(UU C O U V P ~ I )  pur un long 1 
escrrlier coicijerz. conipre 1 

na311 doiize palirrs el 
sorxonie-giirnze marches » 1 

Source: Archives des 
soeurs de Soinie-Croru. 

Maison de L'Annonciu- 
lion. 19261932: 4. 1 

de croix dans la chapelle du couvent en 1902 avec la collaboration du  cure. 
Toute la population assiste A I'kvénemcnt et pariicipe également à l'examen 
des enfants à la période des fëtes et A la fin de l'année. 

En 1902, des leçons de piano et de couture sont données au couvent le 
soir et tous les samedis. Le curk Dom André Mouttet précise dans son prône 
du dimanche du 14 septembre 1902, qu'au couvent «il y aura étude le soir 
prtcédée de la récitation du chapelet, et il faudrait que tous les enfants du 
village y assistent. (...) Les soeurs seront trts dtvouées pour vos enfants, pour 
que ce dévouement ne soit pas stérile, vous devez les seconder. Chaque mois, 
i l  y aura un bulletin mensuel indiquant les notes de travail de conduite et 
d'assiduité méritées par I'Cleve. Les parents devront s'en rendre compte et 
signer ce bulletin. Ce sera pour vous un moyen de voir si vos enfanrs 
travaillent6. >) 

- 

À chaque premier dimanche du mois, le curé annonce au prône le nom 
des kléves qui ont le plus de succh dans leurs classes. II suit de rres près I'ensei- 
gnement primaire dispense au couvent ainsi que les commissaires d'écoles. 
Le curé invite ses paroissiens A considérer le couvenr comme une oeuvre pro- 
vinciale qu'il fau t  encourager et aider financikrement. Reconnu commc une 
école modèle, le couvent reçoit le titre d'académie en 1916. 

En 1920, les Chanoinesses quittent L'Annonciation et ce sont les soeur: 
de Sainte-Croix qui prennent possession du couvent. Les trois religieuses dt 
Sainte-Crois reçoivent des commissaires d'école un traitement annuel dc 
$300., les frais de voyage, la fourniture du chauffage, des chambres rneu 
blées et des ustensiles de cuisine. Les notables du village dont le Dr Côm 



&/evcs du coirijenl 
Cartier, le maire Wilfrid Taillon offrent des m6dajl.les d'or aux meilleurs élèves de L 'Annoocio,ion 
signifiant par ces dons leur grande satisfaction de l'éducation dispensée au en i9iO. 

couvenl et organisent de nombreuses activités (concert musical, confërences 
sur les m.issions étrangères. l'amour d u  travail, la soumission A l'autorité...). 
En 1925, le couvent est surpeuplé et les religieuses ont d ù  refuser 25 enfants  
de 5 a 6 ans. Il devient urgent d'agrandir le couvent qui compte plus de 200 
éléves. 

Comme soluiion au problème de surpeuplement du couvent, le curk Jean- 
Baptiste blorlat proposera d'ouvrir une classe de garçon en 1925 dans le 
presbytere et d 'en offrir la direciion aux Frères de l'instruction chrétienne. 
 malgré plusieurs démarches, le projet ne se réalisera pas. 

Déjà, en 1908, Dom Victor Epinard avait ouvert une école cltricale pour 
le recrutement et la formation des jeunes gens en vue du sacerdoce. Les jeu- 
nes clercs étaient vêtus de soutanes et de bonnets blancs, et participaient aux 
cérémonies religieuses. Ils chantaient à l'église, les heures canoniales. Des 
jeunes de L'Annonciat.ion partirent en Europe étudier pendant douze ans 
jusqu'i la prètrise et prononcèrent les voeux de l'ordre des Chanoines Kkgu- 
liers. Nommons les pères Alcide Boileau, Renk Desjardins, Paquette et Tittlit. 

En plus des petites instirutions scolaires locales, il y avait les grandes écoles LES  COLE ES 
comme le collège d'agriculture d'Oka, le collège classique el le couvent de REGIONALES 
Nominingue, le séminaire de Mont-Laurier. 

Fondé en 191 1 et dirigé par le père Henri Chalumeau, le collège de Nomi- 
ningue offrait iin cours commercial de  [rois ans et un cours classique de cinq 
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ans. L'klève y apprenait le français et l'anglais, les maihkmatiques, les scjen- 
ces (physique, chimie, agriculture, astronomie, zoologie, architecture) la tenue 
de livres, le droit commercial, les affaires bancaires, la gtographie et l'his- 
toire du Canada, des Étais-unis, du moyen-âge, moderne contemporaine, 
de France et d'Angleterre et l'histoire sainte, la calligraphie, la dactylogra- 
phie, la stCnograpliie, le dessin, les langues latines et grecques, la my tholo- 
gie, etc. 

Les pensionnaires payaien1 S 125. par année et devaient porter le costume 
obligatoire soit l'habit noir complet, la casquette noire avec gallons d'or. 
Les rkglements étaietii sévères et on interdisait aux collégiens la lecture des 
journaux. Tous les iinissants devaient passer devant un bureau d'examen 
composé de trois prétres et cinq laïques. En 191 1, le bureau d'examen était 
composé de Honoré Achim, dtputé fédéral; Jean-Baptiste Bousquet et AcliiOe 
Delâge, avocats; Raymond Doray, médecin; Joseph Edouard Leblanc, 
notaire. Le collége comptait environ 150 élèves provenant de diverses paroisses 
des Laurentides, de  la Vallée du Richelieu, de Montréal, des États-unis, etc. 

Cependanl, trois ans après son ouverture, le collège est détruit par uri incen- 
die. En 1914, Mgr Bi-unet, évêque de Mont-Laurier prend en main la corpo- 
ration du collège de Nominingue, assume toutes les dettes des Chanoines 
Réguliers et installe le collège, quj deviendra le séminaire de Mont-Laurier, 
près de son tvèché. Depuis cette date, les jeunes de L'Annonciation pour- 
suivront leur cours commercial el classique à Moiit-Laurier. 

Le couvent de  Nominingue des religieuses de Sainte-Croix a aussi joué un 
rôle régiotial. En 1903, le couvent se voyait décerner le titre d'école modèle 
et plus tard celui d'académie. I l  comptait environ 175 élèves. Ouire les matiè- 
res de base, l'élève y apprenait l'anglais, la sténographie, les sciences, t'his- 
toire, la géographie, la musique instrumentale ainsi qu'un cours d'enseigne- 
ment ménager (couture, tricot, broderie, art culinaire). 

LA CULTURE Au 19e siècle, les colons ei  les notables d u  Canton Marchand et de L'Arinon- 
ciation lisaient surtout les journaux de Saint-Jérôme en particulier Le Nord 
et L'Avenir du Nord, et entre 1906 et 1912, le journal de Nominingue, L'Ami 
di1 Colo>i appelé aussi Le Pionnier, et ent.re 1908 el 19 12, le journal de La belle 
,L'Étoile Polaire. Dirige par Amédée Denault de 1906 a 191 1 et par l'avocat 
Bousquet de 191 1 a 191 2, Le Pionnier était un hebdomadaire appartenant 
a la coopérative des colons du Nord des Clianoines Réguliers de  I'lmmacu- 
l i e  Conception. La clientèle d u  journal s9Ctcndait A l'exrérieur de la vallée 
de la Kouge et comptait des abonnés dans toutes les régions du Québec, au 
Canada, aux États-unis, en France, en Belgique et en Tralie. 

Comme I'dcrivait en 1907 Mgr Bruchési, kvëque de Montréal, Le Pionnier 
était <<un journal de propagande catholique, sociale et patriotique>> er Denault 
é~ai t  considerd par Paul Tardivel, directeur du journal La Vérirk, coinme étant 
((au premier rang dans la petite armée des zouaves de la plume qui luttent 
au pays pour le lriomphe d u  catliolicisrne intégral7.» 



Le journal L'Étoile Polaire de Labelle qui a paru hebdomadairement de 
1904 A 1908, était édité par Josepli Demers. Ce journal indépendant, libéral 
et anti-clérical présentait des articles du parti social-démocrate de France, 
appuyait la revendication des travailleurs de la journée de  8 heures et I'ins- 
truction de  la classe ouvrière, dénonçait les maladies indusirielles, etc. Devani 
le danger que représentait ce journal juge radical, Mgr Duhamel et le clergé 
local s'associenr au  journal Le Pionnier de Norniningue pour mener une lutte 
acerbe contre L'Éloile Polaire. Les curés accusent L'Éfoile Polaire de franc- 
maçonnerie et en inrerdisent sa lecture. Face a une  telle force répressive 
~ ' E l o i l e  Polaire ne  pourra pas survivrc et fermera ses portes en 1908. 

Plusieurs fêtes populaires sont organisées. Mentionnons par exemple le 
«Denier du Colon)), une fête inaugurée en 1899 par la Société Géiiérale de 
colonisation et de Rapatriement qui se renouvelait tous les ans; la fête de 
[a Saint-Jean Baptiste du 24 juin couronriée par uiie grande procession et 
des feux d'artifice; la fête de la coopérative des Colons du Nord regroiipant 
toutes les colonies de la vallée de la Rouge ayant à son progranime une mul- 
titude d'activités: messe en plein air, dkfilé d e  chars allégoriques, discours 
politiques et religieux, galas; la fête de  L'Annonciation en avril; la fête des 
Français le 14 juillet organisée entre autres par Constant Péclet avec l 'Union 

Française de Montréal; la féte de Noël pour les enfants, etc. 

Les oteliers dit journul 
< < L e  Pionnirrn 
de Nomii i i~~gue.  
DP gauche à droite: 
Pare André ~Mn~rier. 
Bernrrrd, Jean, A rnddke 
Detruulr. i o i  vpogruphe 
Inconnu er Ardoiri. 
typographe 

LES FETES 
POPULAIRES 

L 'Union nrirsiculc 
des rotons du Nord 
de L 'Anoonciorion 
en 1903. 
lere rungPe, de guarrlie 
u droite: Dosirlik Boileau, 
.Yoel CChurei le. ,4 lderic 
Lubelle, Gr~illaunie Murofs, 
Dr Josud PineouD, .Wu& 
Churborineuii, Joseph 
Trunche/no/irngne, Horuce 
Cliar/rer. Polydore Dunis. 
Zr rangte: Edmond Rorlrurt, 
Joseph Boileau, Erq2ne 
Boileuu. Alphonse Bnileou. 
.Fm fnonuel PurP, Charles- 
Borrornke Buileuri. 
Elrgène Runrs. 
3e rangke: Aifred 
Bdtunger, Ovide Brossard. 
A w e d  DeCrunpré, Raoul 
el Eudore Beuvcliaiirp. 
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Dans l a  région du Norniningue. 
«Le dimanche, 14 juin, Mgr Racicot, évêque de Pogla et auxiliaire 

de Montr>al, présidai1 à Nominingue une cérknionie d'ordination, et, 
le lendemain, 15 juin, Sa Grandeur assistait, avec ses compagnons de 
voyage, h la célébration de la Saint-Jean Baptiste et au congrb  de la 
c<Cooperative des Colons d u  Nord» à l'Annoncialion, prospère village 
sis A une quinzaii~e de  milles en-deçà de Nominingue, 

Les journaux quotidiens ont déjà raconté par le menu, et avec force 
<<illustrations>), ce qui s'est fait et ce qui s'est dit a Nominingue et à 
l'Annonciation. Nous ne voulons ici que consigner quelques échos. 

Ce dimanche, 14 juin, le Rév. Père Baldomer Dumas, aussi des Cha- 
noines Rkguliers, recevait, toujours au même endroit, des mains de Mgr 
Racicot, l'ordre sacre de la prètrise. C'est le premjer pretre ordonné 
s u r  les bords d u  Nominingue, et il s'est trouvé que ce sont précisément 
M. le curk Leblanc, le Pére Martineau et le Père Moutet, d'il y a 35, 
25 et 12-1/2 ans, q u i  assistaient immédiatement Monseigneur pour cette 
ckrémonie de première ordination à Norniningue. La coincidence méri- 
tait assurément d'ètre signalée. 

En m2me temps que ce premier prêtre était fait, un jeune abbé du 
diocèse de Montréal, M.  Lacroix, était promu au sous-diaconat. Son 
curé, M. l'abbé Casaubon, de Sainte-Dorothée, avait fait le voyage pour 
assister à son ordination. 

M. I'abbk Laforce, curk de Saint-Vincent-de-Paul (Montréal), un ami 
du Nominingue et des Pères, avait accepté la charge honorable de prê- 
cher le scrmon de circonstance. M.  I'abbé Saint-Denis, le rubriciste 
avantageusement connu, fut une fois encore, suivant le mot d'un Père, 
{(l'âme vivante)) des cerémonies qui se déroulèrent grandioses aux yeux 
d 'une population si sincèrement ravie. 

Ah! c'est qu'elles sont belles les cérémonies de  l'Église, celles sur- 
tout d'une ordination. ET quelles choses inerveilleuses, expliquait d'une 
voix pénétrante le prédicateur, elles cachenr et symbolisent, ces céré- 
monies! Puis, il parla d u  sacerdoce, de sa grandeur, de sa responsabi- 
lité, de ses consolations. I I  dit que tout chantait en ce moment les joies 
saintes dont I'âiiie de son nouveau confrkre &tail pleine. I I  évoqua avec 
un tact dklicat I F  souvenir des absents, de la patrie - le jeune Pere est 
français, des parents, de la mè~e - le jeune Pere est orphelin ... et bien 
des larmes coulkrcnt des yeux de tous ces croyants. 

À 5 heures de l'après-midi, toutes les visites étant faites, on partait 
pour l'Annonciation, où une réception des plus sympathiques atten- 
dait Monseigneur et sa suite. Plusieurs prètres étaient venus se joindre 
aux Révérends Pères en charge de la paroisse, entre autres: le Pére Gre- 
nier, S. J ., ancien missionnaire, M. le curé S. Ouimet, de Saint-Joviie, 
l'ancien et toujoiirs fidèle lieutenant du cher curé Labelle, M.  Ie curé 
Sauriol, de Sainte-~Marthe, lui aussi u n  ancien apôtre dc la région, M.  
le cure Lavergne.. . et quelques autres. 

Le joli village était en liesse. Arcs de triomphes, bannières, drapeaux, 
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fanfares, chars allégoriques, cliants patriotiques, rien ne faisait défaut. 
Quand Monseigneur eut pris place sur la galerie du presbytère des Peres 
et que les petits soldats d'occasion eurent terminé leurs salves d'artille- 
rie d'honneur, le paternel évêque les f i t  défiler devant lui, les bénissant 
et leur disant un bon mot à chacun, puis il appela les autres enfants, 
garçons et fillettes, dont les grands yeux si francs brillaient du désir 
de voir Monseigneur de plus près. ((Venez, mes enfants. - leur disait- 
il - venez, n'ayez pas peur! «Mais d'avoir peur, personne assurément, 
parmi ce petit monde, n'éprouvait l'envie. Monseigneur, comme jadis 
le Divin Maître! était pour eux trop accueillant! 

Le soir, il y eut feu d'artifice, discours, coups de canon, chants patrio- 
tiques - c'était la Saint-Jean-Baptiste, à laquelle on préludiat. Tout 
le monde Était patriote. Mais htlas! la température s'annonçait incer- 
taine. 11 pleuvait déjh par ondées. 

Le lendemain, ce fut pire encore. lJne pluie durable baignait I'atmos- 
phére. On se consolait-en se disant que ce déluge ttair pour la terre 
un bienfait du ciel, mais tout bas on regrettait le contre-temps. 

La grand'inesse, en présence de Monseigneur au trône, fut chantée 
par M. le cure Ouimei. M. Laforce donna le sermon de circonstance. 
La Saint-Jean-Baptiste, c'est là un  sujet qu'il n'est pas facile de rajeu- 
nir! Le plus simple est de n'y pas prétendre. Niais quand on parle de 
ce qu'on aime, m@me en redisant des clioses connues, la voix trouve 
des acceiits et le ton qui pénètrent et font vibrer le coeur des patriotes. 
Et d'entendre ainsi parler de  la foi de nos ancêtres, de ce qu'a fait 
I'Eglise pour nous, de ce que nous lui devrons encore si nous sommes 
fidèles a nos ~raditions. devant cet auditoire de braves gens q u i  01-11 tant 
peint pour la patrie, pour agrandir son sol et défricher sa forêt, par 
ce prêtre éloquent et convaincu, ce fut une heure grave et solennelle, 
pleine de leçons récondes. Sur son siège d'honneur, le petit saint Jean- 
Baptiste dormait a poings fermés, mais le patriotisme veillait, et, du 
haut  du ciel, oc sans doute il pense encore aux Colons du Nord, le 
regrette curé Labelle dut se réjour. Son oeuvre est bien vivante! 

Aprks le dîner, au cours duquel le Pkrc curé remercia Mgr l'évêque 
auxiliaire de Monrréal de l'encouragement que sa présence apportait 
aux apôtres et aux colons de la région, eut lieu le congrès de la Coopé- 
rative des Colons du Nord. Mgr Racicot, le Rév. Père Grenier, le Rév. 
Père Moutet puis le Rév. Père Martineau, M.  Amédée Denault di] Plon- 
nier et d'autres orateurs exposèrent et discutèrent les niesures ?t adop- 
ter pour la prospérité des oeuvres de colonisation. 

Chaciin emporta, c'est certain, de ces deux jours des fêtes de Nomi- 
ningue et de l'Annonciation, des souvenirs réconfortants. Les hommes 
passent, mais la religion et la patrie demeurent. Ceux qui usent leur 
vie a travailler à la prospérité et h la gloire de la religion et de la patrie 
canadiennes ne mourront pas tout entiers. C'est une consolation de le 
penser et c'est une force de le croire.}) cote. A-8.2 
Source: ASJCF, Lu semarne religreirse, blonr rhl ,  1908: 407-41 1. 1 
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1 La Saint-Jean Baptiste cn 1921. I 
{(Lundi, le vingl-quatre juin, on fête la «St-Jean Baptiste>) comme 

jamais on ne l'a rail à 1,'Annonciation. DCcor-pronienade des eiifünts 
en autotnobile, du presbytère jusgu'au couvent de Nominingue où défi- 
lent vingt-deux autos, enguirlandés et remplis de rios chers enfants, déco- 
res des couleurs patriotiques. Le tout prociire une grande liesse dans 
la paroisse où l'on aime Dieu et la Patrie. Le soir, feu de la St-Jean, 
rres bien réussi. Cl~anrs de circonszance en la salle «La Gaieté>). Vive 
la patriotisme bieti ententu! il rapproche les âmes de Dieu.)) 

Source: Aichivcc r ies religieuses de Sie-Croix, Maison de L'Annonciation, Clironiqii~s 
1920-1932: 175. 

- 

LE THÉÂTRE Dés le début du siècle on jouait du rhéâire A L'Annonciation. En 1910, une 
troupe de comédiens est dirigée par Dom François Maller. Les pièces étaient 
jouées a la manufacture Boileau, au couvent ou à l'hôtel de ville. Plus tard, 
le 21 octobre 1915, on fonde le Cercle de la Gaiété qui s'occupe des loisirs 
et de la culture: séances récréatives, cinémas, baseball, hockey, tennis, cour- 
ses de chevaux, etc. Le 24 juin 1920, le Cercle de la Gaitté inaugurera sa 
salle de spectacles. On y jouera plusieurs pièces de théitre, plus souvent du 
vaudeville, et les acteurs et les actrices seront dirigés par Albert Gauvreau. 
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L'Annonciation et sa troupe de theatre. 

{{Dimanche, un groupe compose de quelques dames et messieurs, de 
L'Annonciarion avec le concours gracieiix de quatre musiciens de 
l'orchestre de Saint-Jérôme, venus expresskment pour la circonstance, 
nous ont donné, au profit de l'oeuvre de l'agrandissement du couvent, 
une skance dramatique et musicale qui, a u  dire des connaisseurs, Tut 
un succés Faisant honneur aux acteurs et actrices amateurs de notre 
localité. 

Le drame intitulé «Sous le même rait». de Z. Henriot, fut rendu avec 
un  grand succès, ainsi que la coméclie: «Nous divorçons», de Régis Roy. 

Parmi les acteurs on remarquait Mrnes P. Morissetie, H .  Si-Pierre, 
A.-A. Drouin; Miles L .A.  Boivin, et Y .  Si-Pierre; IMM. T. Brulotte 
et J . W. Duiiiouchel . 

Les artistes qui on1 bien voulu contribuer a une bonne oeuvre et réga- 
ler nos amateurs de bonne musique, sont: MM. Sigouin, cornel; 0. 
Rochette, violon; V. Savard, violoncelle et E. Sigouin, guitare, accom- 
pagnés au piano par Mlle L.A. Boivin, avec le g o ü ~  artistique et la sûreté 
d'exécuiion qu'on liij connaît. II y eut représentation dans l'après-midi, 
pour les amateurs venus de Labelle, Mont-Tremblant et de Saint-Jovite. 
L'écho du succPs obtenu attira pour la soirée un public aussi nombreux 
que choisi qui ne manqua pas de signaler son contentement par de cha- 
leureux applaudissements, souvent reiltrés. Après la seailce, le R t v .  P .  
Etienne Riou, curé de L'Annonciation. a adressé des fklicitations bien 
méritées aux  acteurs, manifestant le désir de voir se renouveler ces inte- 
ressantes soirées qui, tout en amusant le public, lui permetient de con- 
tribuer a de boniies oeuvres. II remercia aussi les spectateurs qui étaient 
accourus en si grand nombre. que plusieurs même ne pouvant trouver 
place, durent se contenter d'entendre la représentation dans une salle 
située au-dessous de la salle de représentation. 

Les acteurs avaient été grimés par M. L .  P. Ponton, de Monlréal, 
dont la réputation dans cet art, n'est plus à faire.» 

Source: L'Avenir du ~Vord, 22 juin 1906. 

A cette époque, les ecclésiastiques étaient à la tête du développement cul- 
turel de la masse et s'occupaient par exemple du chant. En 191 1, Dom Adrien 
Dalloz disait au prône (<qu'il n'y  a rien de plus beau qu'un choeur de Chan- 
Ires suivant les rEgles portkes, chantant avec respect, piéfé, le tout pour I'édi- 
fication des fidkles et de la gloire de Dieu de 1'Eucharisrie5.~) Il  exislait d'ail- 
leurs depuis 1902 une Union musicale des colons du Nord A L'Annonciation 
qui présentait plusieurs spectacles. Elle avait été fondée par l'aubergiste 
Eugène Danis el concourait à reliausser les grandes cérémonies religieuses 

'1 ues. et les fêtes ci! 'q 
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Club de i1ucke.v de 
L 'A nnoriciutioii eti 1913. 

Assis: Jos AcGibb~iti, 
gardien de birrs. 

2e rungee, de gauclie & 
droire Ernesi Roclion, 

copirnine, Josepli Lel>lanc, 
centre, IWfrid Dur~ioiichcl, 

chronomPtreitr, 
Geroges PCclel. 

j e  rangée, de gauche a 
rlroire: Dr CGrne Carrier, 
vic~-pr4.~.rideril, Edgar FM, 

~ l b n s e ,  Wesley Berry, 
gl!runr, Poul Coilurelre. 

Eugène Dons, prPsideni. 

Les sporrs. l 
La première équipe de hockey a éri mise sur pied en 1907 par Fred 

Whire et Georges Cook. En 1912, Georges Péclet dirigeait le club de 
hockey de L'Annonciation Junior er remportait en 1913 le charnpion- 
nat du nord au hockey. 

La première équipe dc baseball a kié organisée par Ernest Rochon 
er G .  Forebiil en 1908 et dix ans après, elle remportait la coupe du cham- 
pionnat du nord. 

l! 
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I c<L 'Annonciaiion 5 juiri 1910. I 
Nous les sousignks promettons sur notre honneur d'observer le regle- 

ment suivant: Du 5 juin au 10 juillet 1910. 
I o  De ne plus aller jouer au pool dans le village de LIAnnonciniion 

en n'importe quelle circonstarice. 
2" Ailleurs on ne pourra jouer au pool sans nécessité. 
3" Nous ferons notre possible pour encourager le jeu de Base-Ball. 

J .  Bruno Boileau 
Georges Péclel 
A lpii onse Boileurr 
Arthur Dion 
Ludovic Giroux 
Damien Boileolo) 

Celui qui manquera un de ces points du règlement ne sera plus admis 
dans la société. 

Tous les membres de la société devront se réunir au lieu indiqué le 
10 juillet. 

Source: Fonds Peclet. 

Pltuto de g g o c h ~ :  
Fêle clrornpêrre à 

,Annonriariori 
vers 1915. 

Phoro de droite: 
L'Pqiiipe de hockey 
Irndriul en 1 93 1 - 1 932. 
De gg~che O ddroile: 
Adrien C~iarlionncou, 
Ernes~ Boi/eau,Lione/ 
Racicor, Georges PPcle~ 
er Laitrelit Dutnats. 
Gagnant de /a coupe 
L 'A~inoricirriion. 





Quatrième partie 

Les années 
dures 
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A partir de 1930, la siiuatioii se modifie. Le profil économique de L' Annoii- 
ciaiion change bien qu'elle reste une paroisse pauvre. L'agriculture, a cause 
de ses nombreux problémes, continue d'en être une de subsistance. Après la 
Seconde Guerre mondiale, l'appel de la ville contribue à diminuer le nombre 
des agriculteurs. Plusieurs cultivateurs voient dans la compléinentarité des 
occupations une solurion qu i  leur permettra de survivre. Pendant une partie 
de l'année, ils deviennent journaliers dans les moulins a scie, bûcherons daris 
les chantiers oii travaillent aux divers iravaux publics. L'industrie forestière 
devient esserirjelle pour l'agriculteur, s'il veut boucler son budget. La quasi 
absence de transformation siIr place, sauf pour les petites entreprises loca- 
les. fait que  le boise cle la Rouge continue à alimenter les usines de la Cana- 
dian Inrernational Paper siruées I I'exiérieur de la région de L'Annonciation. 

La pkriode 1930-1 960 est aussi marquee par l'amélioration des communi- 
cations et ,  surrout, de la route 117 (l'ancienne route I l ) .  La route est 
synonyme de changement. Grâce b elle, à partir des années 1950, de riom- 
breux visiteurs et villégiareurs vienrient durant la saison eslitlale chercher le 
dépaysement sur le bord des lacs et des cours d'eau. Leurs attitudes auront 
tôt fait de dtteindre sur les habitants et parfois de choquer les nioeurs des 
paroissiens. 

Mais le pliénomène qui frappe peut-être le plus les observareurs est le cli- 
mat conservateiir et tradiiionnel de la paroisse de L'Annonciation et sa ferme- 
ture aux nouvelles id&, aux intellectuels libres penseurs et aux ininii, orants. 
L'Eglise continue A avoir un véritable ascendant sur la population. Les curks 
mènent plusieurs combats et ils les irnprégnent souvent de leurs idéaux. 11 y 
a un énorme contraste entre les Chanoines Rdguliers de l'Immaculée Concep- 
tion, qui  ont joue un rdle de premier plan comme leader socio-économique, 
et les prêtres séculiers qui se confinent davantage à l'aspect proprement spi- 
riruel de l'oeuvre religieuse. Ce sont des années dures où la paroisse dt 
L'Annonciation est tiraillée entre le iraditionalisnie et le modernisme. 
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CHAPITRE 13 

Une population Française 
Catholique 

En 1931, le village de L'Annonciation compte 658 habitants et le Caiiton 
Marchand a une population de 907 âmes. Pendant la période 193 1 - 1961, la 
populat.ion totale passe de 1565 a 2068, ce qui coostikue u n  accroisssmenl 
réel de 32%. La croissance démographique est plus forre dans le village: i l  
y a eu Irl une liausse de 58% et dans le canton une hausse de 13% (voir le 
rableau I I ) .  

Tableuu I I .  Populorion iarole (1931-1961) 

1431 !Pd! 195)  1961 
% d 'uccrois- 
setiie!if enrre % % % 

NuniLire 1921-1931 IV. 1931-41 N .  1941-51 N. 1951-61 - 
Canron Marchand 907 1032 12.1 913 1026 
L' Annoiiciarion 658 7.5 632 -4. 660 4.4 1042 
Torai 
Con?tt de Labelle 3.5 8.9 69.8 

Noir : EII 1930, dbirirlie~nenr d'ittie porric du rerriroire di4 Curiton IWrrrcliu~id poitrJormtr la 
noirvelle iniii:rcrpali~& de La Macazu. Purries de la Municiplrie di4 Contoti hforrhri~id unnexhes 
air Village de L 'A~inonciariorr le ter jonvier 1956, et11959 Pr 1960; ee, 196?, I963, 1965 et 1969. 
Source : Recens~rrrenis du Conoh 1931. 1941. 195 1 ,  1961. 

Durant la piriade 1930 à 1960, la campagne se vide. Plusjeurs familles 
quittent le Canton  marchand pour émigrer en faveur de la métropole mon- 
rrtalaise ou vers les terres neuves de l'Abitibi ou pour s'installer au village 
de L'Annonciation. C'est grâce à I'exploitation forestière que L'Annoncia- 
rion réussit a maintenir et h garder sa population. 

Le mouvement migratoire atteint un sommet dans la décennie 1950- 1960 
où le curé de L'Annonciation dénombre le dtpart de 194 familles et l'arrivée 
de 204 nouvelles familles. C'est un véritable va-et-vient 

Dans L'Annonciat.ion, les Canadiens-Français forment uiie écrasante majo- 
rité. soi1 90%. Les autres groupes ethniques ~émojgnent d'une diminuiion 
:onsidérable. On ne voit plus arriver de gens veniis du continent européen. 
Le visage Iiurnain qu'offre ia paroisse de L'Annonciation en est un profon- 
lément français et catholique, (voir le tabIeau 12).  



176 Le Nord, mon Père, voilà notre aveuir.. . 

Tobleou 12. Populaiion par orieine 

193 1 1941 1951 1961 1911 
Brii. Angl. I r l .  Fr. Brit. Ecos. Fr. Brii. Fr. Bric. Pr. Euro. B. Fr. Euro. Aiitre 

. . 
L'Annonciation 5 1 19 638 6 626 5 655 18 1013 11 SF 2OjO 35 20 
Canton 

Popiilaiion par religion 

1931 1941 1951 1961 1971 
Eplises Eglises 

Cal. Angl. unies Cal. auires Cal. Angl. Presb. Cal. And. Unies Aulrcs 

L'Annonciiiiion 653 5 631 1 1035 1 5 2100 15 20 30 

Source: Recensemeni du Curiudo 1931,1941,1951 er 1961. 

LES JUIFS Persécutés en Europe. les Juifs affrontenr aussi au Québec un climat d'into- 
lérance envers eux. En 1934, le maire de L'Annonciation, Charlemagne Denis, 
explique que le règlement no: 24 adopté en 1920 imposanl une taxe spéciale 
s u r  les commerçanrs, les professionnels et les gens de métier, visait c<surrout 
a ne pas laisser entrer de Juifs1.>> Qui plus est, la municipalité du village rcn- 
force cette mesiire discriminatoire en adopiant le 5 décembre 1938 et le 7 
janvier 1944 une résolut ion déclarant son opposition a tour mouvement 
d'immigration juive au pays. 



Une histoire de L',4nnoncialion er de Conlon Marchand 177 

Rksolution s'opposanl B l'immigration juive au Qudbec. 7 janvier 1944. 
Rtsolution: 

<<En uoppositioni) au projer d'immigration de réfugiés d'Europe au 
Canada contrairement aux lois d u  pays. 

Considhant que le Ministre Fédéral de l'Immigration Monsieur 
Cruar, déclarait le 3 novembre 1943 selon le rapporr de la Montreal 
Gazelte, page u n ,  ce qui  suit: 

«Le Canada offre un domicile aux réfugiés. Un agent d'immigra- 
tion est envoyé en Europe et le Gouvernement Fédérai considérera d'une 
façon sympathique l'immigration au Canada d'un nombre indéfini de 
réf'iigiésu; 

considérant qu'il est notoire que la United Jewish Refugees & War 
Relief Agencie avec siège social au N o  1121 ouest, de la rue Ste- 
Catherine, Montréal, a l a n d  dans le public une requête réclamant au 
Canada l'admission de tous les réfugies du continent Européen el qu'elle 
dksire sous le palronage de la Sénateur Cairine R .  Wilson obtenir dans 
ce but 500,000 signatures au Canada; 

Considérant qu'il y a lieu de s'inquitter puisque cette immigration 
doit se faire sptcialement dans la province de Québec; 

Considérant que la Presse canadienne, le 7 janvier 1944, a fait tenir 
i it i  communiqué iatirulé comme suit: <(Le Canada a accepté d'admet- 
tre un nombre limité d'imrnigraiirs. Les réfugiés qui viennent au Canada 
de la Phinsule Ibérique en conformité avec une décision rendue récem- 
ment, recevront asile pour la durée de la guerre.)); 

Considérant que le fait de permettre ainsi l'entrée au pays de réfu- 
gies est non seiilement une nouvelle brèche aux prérogatives d u  peu- 
ple, mais, sera I'orjgine de perturbations sociales pour le moment et 
pour l'après guerre; Considhant que la Chambre des Communes ne 
s'est pas prononcke et que les dkputés devraient avoir l'occasion de se 
prononcer sur cette question avant qu'une telle politique soir mise en 
Force; 

I l  est unanimement résolu par le Conseil de la Municipalité du Vil- 
lage de L'Annonciation 
I o  Que le susdit Conseil municipal s'oppose au projet d'immigratiori 

suggéré et A toute immigration sur un plan diffërent de celui qui a 
prévalu jusqu'ici el en vigueur ces dernières années; 

2" Que dans tous les cas. aucune modification aux lois et règlements 
exisrants rigissanr I'inimigration ne devrait être faite sans que le Par- 
lement ait eu I ' O C C ~ S ~ O ~  d'en discuter au cours de la session pro- 
chaine; 

3" Que  publicité soit donnée à cette résolurion; 
4" Que copie en soit envoyée au Premier Ministre du Canada, au Pre- 

mier Minisire de la Province de Québec, au  Chef de l'Opposition 
Provinciale de Québec, aux Dépurés fédéral et provincial du  Comté. 

Adoptée.)) 
Source: AMVL, Livre de d6Iibdrarions du conserl inunicipul du Village de 

L'A/t!ronciution, 1941-1944: 1 1  5 -1  17. 
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CHAPITRE 14 

La di-versification 
économique 

LA CRTSE La crise économique de 1929 frappe durement la région de la vallée de la 
DE 1929 Rouge. À L'Annonciation c'est la miskre. Plusieurs familles tentent leur 

chance en colonisant de nouveiles terres dans le Canton Marchand, mais la 
plupart nc doivent leur subsistance qu'A l'aide gouvernementale. Les menus 
se limitenr de  plus en plus h la soupe aux pois et au lard sale. Jos Guimond 
de L'Annonciation se rappelle: (<chez-nous, on mangeait pauvrement et 
modestement. On était pauvre puis durant la  crise i l  n'y avait pas d'ouvrage. 
Les gens n'avaient pas d'argent. Dans ce temps-là, les gens s'entraidaient 
beaucoup plus. J'allais aider A mes voisins et lorsque j'avais besoin d'aide 
eux ils venaient m'aider'. )> Onésime NoCI, marchand de L'Annonciation 
explique aussi que «dans le temps de la crise, Monsieur le curé achetait 15 
a 20 poches de fèves pour faire des beans et i l  distrjbuait cela aux pauvres 
et aussi de la graisse, de la mélasse2.» 

Le chômage et la misère touchent tous les groupes sociaux. On compte 
plus d'une centaine de chômeurs dans la paroisse de L'Annonciation. Pour 
un grand nombre de personnes, vivre occasionnellement des secours de 1'Ef.at 
devient une réalite qui se perpétuera par la suite. Pour soulager la misère, 
les municipaliiés du Canton Marchand et de L'Annoncialion reçoivenl I'aide 
de I'Etat en vertu de la loi sur les secours aux chômeurs. À ces secours directs 
s'ajoutent les octrois pour l'exécution des Iravaux publics tels la construc- 
tion de chemins, de porits, etc. En plus des gouvernements red&ral et provin- 
cial, les municipalités de Canton Marchand et de L'Annonciatioii interuien- 
nent en vue de relancer l'économie locale en encourageant par exemple 
l'exploitation de la mine de marbre; en baissant les taxes sur les lors de la 
Canadian International Papcr, etc. 



Une Iiisroire de L'Arinonciation er de Conlon Marchand 179 

I Les secours directs. I 
Les Municipalités de Canton  marchand el de L'Annonciation eurent 

recours à la loi de l'aide aux chômeurs. A tirre d'exemple, voici une 
copie d'un extrait d u  livre de délibération de la Municipalité de 
L'Annonciation, du 2 novembre 1931: 

«Attendu que la crise actuelle a créé u n  état de chômage inquétant 
dans cette municipalité; 

Attendu qu'une requête révèle que le ilombre des chômeurs est d'envi- 
ron quarante dans le village de L'Annonciation et de cent dans cette 
municipalité (Paroisse de L'Annonciation) se composant dans cette 
municipalité, de colons bouclant habituellement leur budget par le tra- 
vail des chaiitiers, dont les activités sont diminuées des quatre- 
cinquième; 

II esr proposé que cette municipalité, par son conseil, demande au 
Gouvernement Fédéral un secours direct de $5,000.00 pour donner le 
pain nécessaire à nos familles de chômeurs, tout en développant une 
indusrrie canadienne stable et améliorant nos chemins el nos terres>i. 

Source: AMVL.  ).ivre de d~libérurioris dit conserl iriunrcipul dtr Villuge de 
L'Anitoncbrion, 1926-1933: 181 . 

Pendant la crise, le salaire des instituteurs et des institutrices est réduit pres- 
qiie de moirié. Dans l'industrie du bois, les compagnies ne donnent que $0.50 
par jour en plus de la pension et encore le nombre de travailleurs est res- 
treint. A L'Annonciation. on vit les activités forestières de la Canadian Inter- 
national Paper diminuer progressivement jusqu'à devenir à peu près nulles. 
Leur bureau d'engagement est fermé. Les cantonniers et les eniployes de la 
compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique sont sans travail. Non 
seulement les ouvriers subissent une rtduction importanre de salaire, mais 
aussi une dégradation de leurs conditions de travail. Ainsi, par exemple, en 
1932, le conseil municipal de L'Annonciation dirigé par le maire Côme 
Cartier enfreint lui-même la loi des chômeurs en faisant travailler ses ouvriers 
10 heures par jour au lieu de 8 heures. Les gouvernements fëdéral c i  provin- 
cial réagissent en suspendant les subventions a la municipalitC iant qiie la 
loi ne sera pas respectée par les élus de L'Annonciation. Les conditions de 
vie sont difficiles au village pour les pauvres qui  reçoivenr la visite des huis- 
siers concernant leiir compte de taxe d'eau. 

L'agriculture a également été un secteur bouleverse par la crise conime 
l'exprime cetle résolution adoptée le 22 avril 1932 par le conseil municipal 
de L'Annonciar ion. 

«Considérant q u e  la gknéralité des cultivateurs de cetie municipalité sont 
dans l'impossibilité d'ensemencer les terrains qu'ils ont prépares ou qu'ils 
lésireraient préparer a cette fin, en raison de leur manque d'argent et du 



crédit qu'ils ne peuvelil obtenir; plusieurs d'entre eux venant déjà d'éprou- 
ver de grandes difficultés pour se procurer le fourrage dont i l s  ont besoin 
pour finir d'hiverner leurs bestiaux; 

I I  est proposé que  le Conseil vienne en aide à notre malheureuse popula- 
tion en achetant un char d'avoine de semence pour lui Erre revendu au prix 
coû~ant~ . i>  

La fermeture des chanriers et des moulins A scie prive le cultivateur d'un 
revenu d'appoint important et l'accule à la misère. Autre conséquence de 
la crise, les marchés agricoles à l'extérieur ferment. Pour un grand noinbre 
c'est la misère noire. 

Pendant ta crise, <<les gens sont veniis fi bout de vivre>). 

<(Le monde rravaillair, ça voyageail, ça allait bien, les gens dépen- 
saient et vivaient A leur manière et puis un bon matin tiens, il y a des 
gens de L'Annonciation qui  avaienr perdu leur argent à la bourse, mon- 
sieur Carrier le père, monsieur Gauvreau, le pere dJAlber[, monsieur 
Taillon. Le curé Arpin qui avait une belle ferine luait u n e  grosse vache 
à tous les mois, y la faisait mettre en quartjer et puis y donnait ça aux 
vrais pauvres. Y leur donnait uii bon deux piastres pis va au  magasin 
gis achète toi a manger. Y en a tellement donné qui s'était ruiiié. Y 
avait après la messe une criée, t'apportais n'importe quoi pour le ven- 
dre a l'encan pis l'argent ça allait aux pauvres. Les gens qui voyageaient 
en rrain, qui sautaient l'engin, y venaient demander un lunch à ma mère 
qui disait à mon père: <<Ben oui, y te demande un lunch parce qu'ils 
ont réellement faim)), Ça va ètre de même que les gens sont veiius à 
bout de vivre.)) 

Source: Témoignage de Fredéric Corie, âgé dc 66 ans. de L'Annonciation. Enirevuc 
réalisçe le 21 avril 1985. 

Gahy Filion - Robidoux 1 
dons le rang des Filton 1 

vers 1920. 
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L 'agriculture 

La crise économique oblige les gouvernements a tenter des efforts excepl.ion- LE RETOUR 
nels pour parer iemporairement a l'augmentation du chômage. Pour plu- À LA TERRE 
sieurs hommes politiques et pour l'élite en général, le retour à la terre demeure DES ANNÉES 
le meilleur remède. C'est pourquoi on observe enrre 193 1 et 1941, dans le 1930 
Canton Marchand, une augnienlation momentanée du nombre de culriva- 
leurs passant de 128 a 175. De plus, le tableau 13 révèle un agrandisse- 
ment de l'espace agricole de 6,806 acres. L'espace consacré aux grandes cul- 
tures augmente de 19% pour l'avoine, de 18% pour le foin et de 56% pour 
les pommes de terre. Quelques cultivateurs coniniencent a exporter de la 
pomme de ferre: en 1936, quatre wagoiis chargés de pommes de terre quit- 
teni la gare de L'Annonciation pour le  marché de Montreal, de Sainte-Agathe 
et de Saint-Jovite. Dans la même décennie, le nombre de chevaux augmente 
de 27% et le iiornbre de nioutons, de 16%. Mais i l  y a une baisse sensible 
de la quantité de vaches laitières de 1 I %, de porcs de 6% et de poules de 31U70. 

En 194 1, la majorité des culti\~aieurs est formée de propriétaires qui occu- 
pent en moyenne 185 acres de terres. Pax contre, 30% des occupants de rer- 
ses ont moins de 100 acres. Les autorjtks religieuses et civiles se donnent la 
main pour encourager la venue et l'établissement des colons. On [orme le 
crcornjte d u  rerour à la terre)). 

- 

Nombre d-occupants d e  

10 âcres 11 à 51 ri 101 h 200 iota1 
terres VO e l  moins 50 1 O0 200 el ptus occup6 

1931 125/128 95.6 25537 
1941 17' 2 2 48 80 43' 32343 

(10-69lJ (70-129) (130-179) (180-239) (240+) 
1951 109/115 92.3 5 36 18 3 3 26 22346 
1 49/52 94.2 3 9 8 14 1 8 11874 

Superficie en acres 
Propriétaires/ To 
occupanis dc par Vn qo Vo TO en jardins Wb 

terres occupant rmelioré en culture en paiumge rn iorêl  el vergers en jachére 

1931 1?5/128 199 70,8 8.7 5 3 . 3  .O4 
941 175' 185 11.5 56.4 

Y 5 1  109/118 189 20.2 15.8 59.5 
' ) 6 1  49/52 228 19.7 14 58.9 .5 

Au recensetnenr de 1941, oti ne donne prrs le nuiribre de propriPraires er de locaiairu, niois le nombre de fermes occup6a 
Fait rernarq&nble, quurre 14) propriPluires poss,?denl plirs de &O 6cres de (erres. Dons /OUI te conitr' de Labelle, aiiciciie 

(Ire municipalil.4 lie cornpie aulani de grunds propriéfaires. 
En 1951 et 1961, le rensenseriietit ttublii une nouvelle règle de inesirre de la grandeur des fernies. 

turce: Recensernenrs du Cunodu 193 1.  1941, 1951, 1961. 
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En 1935, le gouvernement Taschereau lance un vaste programme de colo- 
nisarion connu sous le nom de ((Plan Vaurrini). De son côte, Ottawa lance 
la même année, le ((Plan Gordon-Rogers», qui vise à mettre a l a  disposition 
des citoyens secourus par I'assislance publique ei dbireux de revenir A la terre, 
un ocrroi de $1,000. reparti sur quatre ans. 

L'EXODE RURAL Durant la période 1941-1961, la superficie des terres cultivées diminue de 
façon importante. 

La population agricole accuse une chute fracassante au cours de ces années. 
Au début des années 1940, plus de 80% de la population du Canron Marchand 
vit sur une ferme; a u  recensement de 1961, i l  n'en reste environ que 5%.  
Le Canton Marchand est donc durement touche par l'abandon des terres. 
Indéniablement, la période 1941-1961 marque le déclin de l'agriculture et le 
départ massif des ciiitivateurs vers la ville. Dans les années 1940: «dans le 
seul comré de Labelle, plus de 300 familles ont abandonné leurs ierres dans 
l'espoir d'obtenir d u  travail dans les usines de munitions et d'armements4.)) 
A L'Annonciation, la superficie totale occupée par les cultivaieurs passe de 
32 343 acres en 1941 à 11 874 en 1961. Le nombre d'occupants de terres agri- 
coles tombe de 175 h 52. Dans une étude récente sur l'agriculture dans la 
vallée de la Rouge on révèle que «de 195 1 à 1961. la moitié des terres ont 
été abandonnées et en 1961, 48% des terres étaient enregistrées a des touris- 
tes ou  des spéculateurs. Les deux tiers des Fermes sont non-rentables et  52% 
appartiennent à. des exploitants qui ont plus de 45 anss.)> 
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L'industrie laitière est dans un marasme. Le nombre de vaches passe de 
716 en 1941 h 324 en 1961. Les beurre~ies Ferment. La production du foin 
et de I'avoine baisse, Ainsi, en 1941, 3553 acres en culture sont alloués au 
foin tandis que 1755 le sont a I'avoine. En 1961, c'est 1379 au foin et 538 
à I'avoine. En 1951, le blé et le seigle ne sont plus cultivés. La pomme de 
terre subit Cgalemcnt un recul passant de 213 acres en culture en 1941 a 190 
en 1961. De même, le nombre d'animaux de ferme est rtduit de beaucoup. 
En 1941, la ferme du Canton Marchand compte en moyenne 1.9 chevaux, 
4 vaches, 1.3 moutons, 3.5 porcs et 40.7 volailles. En 1961, elle possede 1 
cheval, 6 vaches, 0.5 moutons, 3 porcs et 17 .7  volailles. 

Depuis les d6but.s du village de L'Annonciation jusqu'en 1940, la majo- 
rité des villageois entretenaient un petit jardin et possédajent quelques pou- 
les, un porc et une vache. L'inconvénient, au  printemps, c'était l'odeur insup- 
portable du fumier au village. Et a partir des années 1940, cetle prtite vie 
agricole disparaîtra complètement du village. 

La saigoke des porcs à I'auiomne. 

((C'ktait rare qui avait pas à toutes les 2 maisons er des fois a chaque 
maison, un étable A l'arnére ou il  y avait une vache, des porcs, des pou- 
les. Alors les porcs c'étaient pour manger l'hiver puis ils les tuaient a 
l'automne. S'il y avait 100 porcs au village ça faisait 100 porcs a tuer. 
Y avait rarement une journée qu'on entendait pas hurler le p0rc.i) 

Source: Tkrnoignage de Frtdiric Coite, âge de 68 ans, de L'Annoncialion. Enirevue 
rhliste Je 21 avril 1985. 

Erigee vers 1910 sur la rue Marois, au village de L'Annonciation, la beurre- LA BEURRERIE 
rie est exploitée, depuis 1936, par la Société Coopérative agrjcoie de la rivihre 
Rouge. Sa période d'exploitation est de 10 mois. Son personnel comprend 
1 gtrant, I fabricant et 1 aide. Vers 1950, i l  en est sorti 129,000 livres de 
beurre, fabriqudes avec le lait de 700 vaches appartenant à 164 cultivateurs 
dont 50 de Marchand, 50 de Turgeon, 40 de La Minerve, 14 de L'Ascension 
et 10 de La Macaza. Les consommateurs locaux en ont consommé 35,000 
livres, la coopérative Fédérke en a reçu 60,000 livres et les marchands de détail 
de la région en ont distribué 34,000 livres. 

En 1954, la beurrerie est la proie des flammes. Elle sera reconstruite près 
de la route 117 au sud du village. Puis en 1962, la coopérative agricole de 
la rivière Roiige s'annexa à celle de Saint-Jovite et ferma définiiivetnent les 
portes de sa beurrerie. 
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CAS Si le métier de ciiltivateur disparaît, quelques-uns d'entre eux persévèrent 
EXCEPTIONNELS et réussissent A se faire valoir. Mentionnons le cas de Julien Labelle du Canron 

Marchand qui a obtenu en 1953, la mkdaille d'argent de l'ordre du Mérite 
agricole provincial et, qui cinq ans plus tard, sera le lauréat de la niédaille 
d'or. Installée le long de la riviere Rouge, sur une terre sablonneuse, sa ferme 
se spécialise dans la production de la pomme de terre. Labelle rdcolte 280 
minots de pommes de terre A l'acre et produit 3,000 sacs de 75 livres par 
année. Gkrant un domaine de 300 acres, i l  a une machinerie agricole 
adéquate: semoir. arracheuse, empocheuse, classifjcateur, etc. 

Julien Labelle. avec Andrk. I, 

Signalons également René Richard du Canton Marchand qui a reçu en 1953, 
la médailIe de bronze. 11  s'adonne surtout à l'industrie laitière. Son cheptel 
comprend 2 chevaux, 2 taureaux. 22 vaches et 24 jeunes d'élevage, 1 verrat, 
3 truies et plusieurs porcelets; 150 cochets et 300 poulets. La production 
moyenne des vaches s'élève a 5,800 livres de lait. Le poulailler loge 40 pon- 
deuses en hiver et on livre à la boucherje une trentaine de porcs chaque année. 
En plus d'erre cultiva.teur, Rjctiard occupe le métier de boucher. 

LES INSTITUTIONS Le cercle agricole du Canton Marchand et la société d'agriculture du comté 
AGRICOLES de Labelle continuent d'inculquer lentement des principes d'agriculture pro- 

gressive. Mais le rôle du cercle agricole est devenu moins importani. On 
retrouve A sa tête en 1960, Alphé Gareau, président; et Léon Fortin, secré- 
taire. Et on cotnpre une trentaine de membres. Dans les 1930, la société d'agri- 
culture est présidée par le curi Clément Arpin de L'Annonciation et Zénon 
Desjardins agit comme secrétaire. Dans les années 1950, les prbidents sont 
Léon Fortin et Medéric Legault, alors que les secrétaires sont Victor Racine, 
Albert Gauvreau et Jérôme Legault. La société d'agriculture compte envi- 
ron 160 membres. 
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En 1929, l'Union catholique des culrivateurs publie son propre journal 
Lu Terre de chez nous que reçoivent plusieurs familles de cultivaleiirs du 
Canton Marchand. 

Dans le but de former de bons cultivateurs, le séminaire de Mont-Laurier 
offre des cours d'agriculture subventionnés par les fonds publics en 1933. ' 
L'enseignement agricole est dispensé pcndanr deux ans aux fils de cultiva- 
teurs de la région a l'école régionale d'agriculture de Mont-Laurier. 11 faut 
aussi signaler que  depuis 1933, les cultivateurs d u  district de Labelle reçoi- 
vent la visite d'un agronome régional. Ivleiitjonnons les noms de Gérard 
Ampleman, Alban Noël et Victor Racine. 

La mécanisarioii et l'électrification rurale represenrent les deux grandes inno- LA M~CANISATION 
vations qui apparaissent dans les années 1941-1 961 chez les agriculteurs. De ET 
plus en plus, la machinerie occupe une plus grande place dans la vie de la L'ELECTRIFICATION 
feme au détriment des chevaux dont le nombre diminue. Par ailleurs, la mise 
en place de l'Office de I'électrificat ion rurale en 1945 perinet une augmenta- 
rion du nombre d'utilisateurs de l'énergie électrique. 

En 1936, avec la crtation de l'Office du crédit agricole, le gouvernement 
du Québec améliore la stabilité de l'entreprise rurale. Cet office permet aux 
cultivateurs d'emprunter i long terme avec des taux d'intérêt plus faibles que 
d'habitude. 11 sauve plusieurs cultivaleurs de la Faillitte. 

L'industrie forestière 

Au lendemain de la crise des anntes  1930, l'industrie forestière reprend LA CANADIAN 
me place encore plus importante dans l'économie de la vallée de la Rouge. INTERNATIONAL 
Zlle artire constamment d'anciens cultivareurs. Tous travaillent pour la Cana- PAPER 
lian International Paper (CIP). Mais aucune usine de transformation du bois 
ie sera installée ni dans L'Annonciation ni dans la vallée de la Rouge. La 
'IP f o n c t i o n n e  A l'échelle du pays et d u  continent et elle ne se préoccupe 
uère du développemeni économique local ou régioiial. Cette situatioii rap- 
elle aux bûcherons et aux cultivateurs leur vieille relation de dépendance 
Jet les compagnies forestières depiiis le 19e siècle6. 
On Fait des chantiers depuis plus d'un siècle à L'Annonciation, mais les 
tanriers du 20e siècle surtout depuis la CIP ne sont pas les mêmes qu'au 
je siècle. Les formes d'exploitation sont améliorbes, les chemins d'accès 
nt praticables, le «portage» des provisions et de l'équipement est plus facile, 
«camps>) sont plus confortables, la nourriture plus variée, l'efficacité de 
coupe est plus grande. 
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Les chantiers ne s'attaquent dans la plupart des cas qu'au bois de pulpe. 
Ils emploient moins d'hommes que jadis à l'époque du bois de sciage où les 
arbres les plus beaux étaieni rechercliés sur un t r b  vaste territoire. 

Dans ses enquetes, Raoul Blanchard affirme que dans les années 1940 tous 
les hommes de la paroisse de L'Annonciation allaient aux chantiers'. Cette 
migration es1 donc un Fait capital dans le genre de vie des habitants de 
L'Aiinonciation. Les bonnes terres sont rares et retiennenr peu d'hommes 
dans la paroisse. <<Les portagtux partenr en aoei. Dès le début de septembre 
beaucoup de cultivateurs commencent à s'agiter: c'est {(une vraie maladien. 
Les gros deparis se placent à la fin du mois; on ne reverra guère les absents 
qu'en mars. Mais les plus enragés retournent à la drave des billors en mai, 
et il en est qui font durer la besogne jusqu'au début de juillet. Au total cino 
mois d'absence au moins; pour quelques-uns, sepr mois8.n 

ir; -"- ;: * " .e  
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Ci. .j 
1 

«C1élait dur.>> 

<(Ah oui, c'était dur bien siir! Quand j't'allé les premiers temps moé, 
j 'ai pas frappé le  temps dur là comme y en a .  En  premier iemps Ià, 
fallait qu'une personne monte sa couvarte. sa Fourchette, son couteau 
pour manger pis s'apporter du thesi y voulait boire du thé. Y'ktait pas 
fourni. La c'est avant mon temps. Moe, mon père cVÇtait un cook pis 
là y faisait la cookerie, là pis c'était suivi par la compagnie ça. Aiix 
fêres y faisait des beignes, un plein drum de beignes Ih. LA c'était les 
Etes. C'ktait routes les pâtisseries qui y avait. Rien du lard pis de la 
mélasse pis des beans.}} 

Source: Tkmoipnage de Edgar Turpin. 87 ans. Ancien contremaïtre. 
Entrevue effectuée ii l'kt& 1981. 

«Une ou deux piastres par jour.)> 

((C'était de donner de l'ouvrage autant qu'on pouvait pis qui nous 
payaient le moins qui pouvaient. Faire dix heures de bûchage dans l'bois 
la je compte pas le temps qu'on marche pour s'en aller travailler ni 
le temps qu'on marche pour s'en revenir, je compte dix heures le temps 
qu'on est daiis le bois. C'Etait ça qu'ils nous demandaient. Ça c'&ait 
pour une piastre par jour, une piastre et demie, deux piastres.)) 

Source: ?'émoignavr ;le Armand Lapoinic. 76 ans. Ancien charretier. 
Enircvue effec:riée a l ' k i t  1981. 



«Le camp.)) 

«Rien qu'une porte, rien qu'une vitre dans porte Ia pis on couchait 
deux rangées 18 pis deux par deux. On a rien qu'une log chaque bord 
de nous autres la, y fallait pas prendre de foin parce qu'un homme se 
ferait clairet tour de suite. On coupait des branches de sapin, on se fai- 
sait un bed avec ça. Pis y avait des poux, pas de rjen pour se laver.. .» 

Source: Temoignage de Edgar Turpin. 87 ans. Ancien contremaiire. 
Enirevue effsctuk en juin 198 1 .  

({Une atmosphère de famille,>> 

<<On se connaissait tous les gars, les gars de Labelle ou de L'Annon- 
ciation surtout quand t'ktais commis la tu changeais, t'étais pas tou- 
jours à la même place.. . Fair que ça donnait l'occasion de tour connaître 
ces gars-là pis a un moment dotine tu rencontrais ces gars-la sur la drave 
et puis, fait que c'était ... je sais pas ... Y avait une armosphére de famille, 
l'sais comme une famille là.)) 

Source: Témoignage de Adrien Charbonneau. 65 ans. Ancien commis de la C.I.P. 
Enirevue rtalisée à l '&té 1981. 

((On coupai.1 130 billots par jour.» 

(<A deux hommes on coupait 100, 125, 130 billots par jour. On mon- 
tait dans le bois avec une grande scie, un godendard et pis des haches. 
On abattait un arbre. On mesurait la longueur du biIloi: 12 pieds, 13 
pieds. On débranchait. D'autres passaient avec des chevaux. Y les 
ramassaient, y les mettaient en tas, en pile: 200, 300 billots ensemble.)) 

Source: Témoignage de Henri Ouelletle. 95 ans.  Ancien homme de chantier. 
Enirevue effectuke à l'été 1981. 
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La Seconde Guerre mondiale modifie substantiellement l'exploitation de 
la forel. La main d'oeuvre, conscrite par l'armke, est moins nombreuse et 
les compagnies doivent rationaliser leur exploitation forcstikre. On introduit 
la scie mécanique, qui a le même effet en forêt que le tracteur en agriculture. 
Avec la disparition de la hache et de la sciotte, le rendement s'améliore. De 
même, on prend l'hztbitude de bûcher non seulement l'hiver, mais aussi au 
printemps el à l'automne. Les routes se rendent désormais au milieu de la 
forêt. Les cultivateurs sont écartés de la forêt par l'éloignement des chan- 
tiers de coupe et par l'apparition de la scie mécanique qui exige plus de réflexes 
et d'habileté manuelle; l'âge moyen du bûcheron s'abaisse et, lentement, le 
travailleur Forestier professionnel klimine le bûcheron occasionnel. 

Deux types de rémunération ont alors cours: le salaire à forfait et celui 
A la journte. Les salaires moyens versés à la fin des années 1950 varient ente 
$8. et $13. par joiir. 

Le géographe Raoul Blanchard dkcrit en 1947 l'état lamentable des res- 
sources Forestières de la  vallée de la Rouge: <<La forêt porte en effet la mar- 
que  des coups qu'elle a reçus depuis que les hommes se sont déchaînés à tra- 
vers les Laurentides. 11 y a eu l'explojtation abusive, massacrant tout pour 
prilever peu. II y a eu les incendies, fléau terrible. II y a eu la colonisation 
mal dirigée, opérant des défrichements pour abandonner peu aprés un champ 
de ruines. (...) 

Nominingue, L'Annonciation, Labelle, Saint-Jovite, Saint-Faustin 
n'annoncent que de faibles quantites de bois utile, pas de bois marchand. 
La roule de Labelle à La Minerve ne traverse gukre que des forêts maigres 
et dévastées, des landes de souches noircies. des rangées de troncs blêmes 
qui ont vu passer l'incendie. De Nominingue à la rivière Kiamika, la forêt 
ferait peine A voir si les teintes admirables de l'automne n'y ktendaient leur 
pourpre et leur jaune d'or; au Lac Saguay, le long tuyau branlant d'utie scierie 
fermée et silencieuse semble porter le deuil des bois dévast4sq.» 

Dans la pkriode 1930 a 1960, la grande majorité des industries du canton LA PETITE 
Marchand et de L'Annonciation sont liées directement à la forêt. Dans les INDUSTRIE 
années 1930, la paroisse de L'Annonciation expédie beaucoup de bois de FORESTIÈRE 
chauffage vers les villes. Le cultiva~eur consacre tous ses moments perdus 
5 la coupe des bois francs sur son lot pour faire du <<bois de po2le)). Certains 
cultivateurs coupent aussi des billots desiinés aux usines de pulpe. 

Ln 1935, on compte trois scieries dans le Canton Marchand appartenant 
?I Orner Lussier, Alfred Gingras et Ovila Robidoux. En 1941, Gérard Houle 
bâtit une scierie sur le lot 42 du rang sud-ouesl dans le Canton Marchand. 
En 1954, au cours de sa période de sciage de 2 mois i l  emploie 18 hommes. 
Une grosse scierie qiii représente un actif important pour le village ouvre ses 
portes en 1952. I l  s'agit de la scierie Rouge River Lumber Co. inc. dont le 
président est Alfred Cingras. En 1954, la période de sciage s'est étendue sur 
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à domicile. 

7 mois pendant lesquels en plus des 8 employés permanents, 40 hommes y 
ont trouvt de Ilemploi. 

En 1952, l'usine ((Les meubles L'Annonciation)> voit le jour SOUS l'initia- 
t ive de Bruno Nantel. Dès le dkbut, cerre manufacture se spécialiçe dans la 
production de mobilier de chambre à coucher et emploie jusqu'à 50 ouvriers 
et ouvrières. Eile &coule sa production sur le marche québécois, canadien 
et m2me américain. 

Le plus important des 4 ateliers de menuiserie, celui de Robidoux & Frè- 
res, rue Saint-Charles-I3orroméc, est en production depuis 1954. Au cours 
de leur première année d'exploitation, ils ont fabrique 2,000 portes plaquées, 
25 châssis e i  10 armoires. Ils ont vendu directement aux particuliers de la 
rbgion 200 portes et les 25 châssis et a des marchands de gros el a des entre- 
preneurs de Montréal 1,800 portes et les 10 armoires. 

Les petires entreprises de bois semblent rencontrer quelques difficultks entre 
autre face à la mainmise de la Canadian International Paper sur la for&. 
En 1958, le conseil municipal de L'Annonciation demande au députe Albiny 
Paquette d'entreprendre les démarches à Québec en vue de décréter une 
réserve de bois en faveur des scieries locales. 

Autre source de profit non negligeable est la fabrication du charbon de 
bois. Depuis 1919, L'Annonciation a deux fours en activité près de la gare. 
C'esi en 1933 que Willie Borduas s'en porte acquéreur sous la raison sociale: 
La National Charcoal. 

Huit autres fours viendront plus tard s'ajouter et jusqu'en 1974, ces fours 
cuiront le bois vingt-quatre heures par jour, sept jours par semaine, procu- 
rant d u  travail à une quinzaine d'hommes. II était reconnu qu'un bon char- 
bonnier ne quittait jamais son four. 
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Les fours a charbon de bois 

WilIie Borduas raconte son niétier de charbonnier et le procédé de  
transformation des dkchets de bois en charbon: 

«La cuisson du bois pouvait varier, selon les conditions climatiques, 
encre cinq et vingt jours)). 

<(Le bois était disposé circulairement à l'intkrieurement des fours de 
manière à obtenir une cheminée au centre. Chaque four pouvait conte- 
nir 76 cordes de bois qui donnaient après cuisson 25 lonnes de char- 
bon. La rempérature devait atteindre jusquJB 1200°F et le conrrôle de 
certe température s'effectuait par la quantité d'air que le  charbonnier 
jugeait utile de laisser entrer par les ivents  pratiquks dans les parois 
du four. Pour arrêter la cuisson, il suffisait au moment opportun 
d'interrompre l'arrivée de l'air.)} 

<<Pour que les murs puissent absorber les effets de la dilatation, la 
construction des fours exigeait de la brique réfractaire à l'intérieur, de 
la brique molle au centre et de la brique dure à I'extdrieur que l'on recou- 
vrait de mortier. La base etait composée de ciment et de briques réfrac- 
taires. Accompagnant chaque four. les cheminées servaient à élever suf- 
fisamment les vapeurs d'alcool de bois pour que les gens du village n'en 
soient pas incommodés. » 

rtLe bois utilise sera en grande partie fournj  par les colons cultiva- 
teurs et les dkchets de scierje. Ce bois, une fois transforme en charbon, 
sera achemine par wagon jusqu'au centre de distribution de Montréal 
oh i l  sera expédik sur les différents marches dlAmkrique et sur ceux 
d'autres continents. 

Les fours de L'Annonciation produiroiit deux types de charbon. Le 
charbon de bois industriel sera entreposé et classé dans un bâtimeni 
de trois ét.ages selon son taux de carbonisation, d'humidité ou de cen- 
dre. Le charbon de bois domestique pour lequel, en plus d'utiliser le 
bois habituel, on recyclera les dkchets de scierie». 

Source: Entrevue avec Willie Borduas. rkalisée 4 l ' k t t  198i. 

Quant aux mines, la plupart des gisements de L'Annonciation sonr de Tai- L'INDUSTRIE 
bles ktendues et trés difficilement exploitables sur le plan cornmercial. Ainsi, MINIERE 
en 1923, une c a d r e  de marbre et de chaux est ouverte par la compagnie 
Marble National Ltte et donne des materiaux pour MontrCal. Plus tard. elle 
est exploitée par L'Annonciation Marble Co. et par la compagnie Canada 
Marble & Lime Co. entre 1933 et 1941. Elle emploie 15 hommes. Celte car- 
rière avait d'abord kt6 exploitée a la fin du 19e siècle pour obtenir la chaux 
nkcessaire h la fabrication du plâtre utilisé pendant la construction de I'kglise 
du village. 



192 Le Nord, mon Père, voilà nolre aveiiir.. 

«Casser de la pierre ii la mine de marbre.)) 

((On avait 1 %  I'lieure. A ce prix la on h a i t  pas riclie mais on avait 
assez pour venir a bout de survivre. C'était du travail assez dur, casser 
de la pierre, avec des masses de 7 heures du marin ii 6 heures le soir. » 

Soiirce: Ttrnoignage de Adricn Charbonrieau. âge de 70 ans, de L'Aiiiioriciation. 
Enirevue réalisee le  20 février 1985 

En 1934, la compagnie E. McNicoll exploite une mine d'ocre el emploie 
dix homnies. L'année suivante, la mine est exploitée par la compagnie Lau- 
rentian Iron Oxyde puis de 1935 h 1937 par la compagnie Iron Oxyde Pro- 
diicrs Co. 

II faut avouer que la prospection du sous-sol du Canton Marchand n'a 
pas rCalisé les espérances qu'on aurait pu s'attendre. L'exploitation minière 
n'a pas joué un rôle important dans le développement économique de 
L'Annonciaiion. Les mines n'ont entraîné aucune création d'usine. Et 
aujourd'hui, il n'existe aucun établissement menant des operations minieres 
a L'Annonciation et Canton Marchand. Toutefois, il faut mentionner I'entre- 
prise des Produits Ciment de L'Annonciation Enrg .  mise sur pied par Alfred 
el Henri Francjsco en 1947. L'usine se trouve sur le Iot 36A du rang Nord- 
Est dans le Canton Marchand. En 1954, ils ont fourni du travail à 5 hommes 
et ils ont fabriqué 75,000 blocs de construction de 4 a 12 pouces, 4,800 blocs 
a cheminée e l  870 tonnes de tuyau de 4 pouces a 4 pieds de diamètre, soit 
quelque 12,700 pieds. Les produits restent dans la région. Les particuliers 
r eprésenterit une clientèle kvaluée a 40 p .c .; le gouvernement provincial est 
acheteur dans la proportion de 25 P . C . ,  les entrepreneurs dans la proportion 
de 20 P.C.  et les municipalités dans celle de 15 P . C .  

L'INDUSTRIE Comme on l'a vu dan.$ la première partie du livre, les éléments géographi- 
TOURISTIQUE ques de la paroisse de L'Annonciation sont piitoresques: le relief esi variée, 

la végétation est somptueuse et parée a l'automne de teintes resplendissan- 
tes, les lacs et la rivikre Rouge forment une atlractiori de premier ordre, la 
brume du matin d'été enveloppant les habitations le long de la Rouge est 
envoûtante ... Ainsi tous ces points font de L'Annonciation un lieu avanta- 
geux pour les citadins des grandes villes. Mais Raoul Blanchard précise, en 
1947, que ((l'organisation en est A ses débuts dans La Conception et Labelle, 
dans La Minerve, L'Annonciation, Sainte-Véronique, qui n'ont pas en tout 
1,000 personnes. Nominingue, en hôtels, villas, camps, colonies de vacan- 
ces, reçoit 1,200 hôtes; le resle des paroisses d u  comte de  Labelle ne fait pas 
1,000. De cette iriferiorité, le paysageen est-il responsable? Moins varié, moins, 
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gracieux que dans Terrebonne, il ne manque pourtant pas de mérites et recèle 
iine vraie dkbauche de lacs; il nous semble qu' i l  s'agit surtout d'lin retard 
d'exploitation, dû  à ce que les bonnes routes sont récentes. On en est encore 
dans Labelle à la phase des grands clubs, des rendez-vous de chasse et de 
pêche, où se rencontrent de riches citoyens de ivIontrea1 et des Amkricains, 
club Chapleau, club du lac d'argent, irkquentes en toute saison>)10. 

En effei, L'Annonciation en esr a ses premiers balbutiements dans 1'act.i- 
vit& touris~ique. En 1949, on forme un syndicat tourisrique. On améliore les 
chemins. On ensemence de truites les lacs. Et on constate que les retombées 
économiques du tourisme sont réelles. Les gens de LFAnnonciat.ion, cultiva- 
teurs e i  commerçants, y trouvent leur subsistance: enlretien, réparation el 
consiruction de chalets, aménagement de villas e l  de camps de  vacances, 
achnis de nourriture, gazoline, articles de sports, assurances, dépenses d'hôlel- 
lerie et de restauration, etc. Le tourisme devient donc un nouveau secteur 
générateur d'emplois. 

En 1955, le Canton Marchand compte 1 1  3 chaleis d'été et 57 autres, pour 
la plupart loués à la quinzaine. Les villégiateurs sont pour nioitié de langue 
Française et pour moitié de langue anglaise. On y trouve aussi quelques Arné- 
ricains. Le lac Lanthier avec 40 chalets est le plus favoris&; le lac Boileau 
en a 24 et le lac Paquet 20; les autres chalets sont dispersés. 

Le commerce 

Au niveau des services et de la vente au détail, le commerce fait naître a LES SERVICES 
L'Annonciation u n  dynamisme kcoiiomique qui ralentit l'exode démogra- ET LA VEhTTE 
phiqiie et diminue quelque peu le pessimisme qui régnait dans la région. AU D ~ T A J L  

En 1936, on crée la Chambre de Commerce de L'Annonciation sous I'ini- 
tiat.iave de Damase Lauzan alors gérant de la Banque Canadienne Nationale. 
Le premier conseil était compose de Côme Cartier, président; Arthur Sarra- 
zin, vice-président; Damase Lauzon, secrétaire-rrdsorier; Arthur Paquette, 
Delphis Desjardins, Henri Fortier, Côme Robidoux, Athanase Sarrazjn, 
Georges Péclet, Hector Beaudoin et E. Léonard, conseillers. Le disirict de 
cette Chambre comprend les paroisses de L'Annonciation, La Macaza, 
IL' Ascension et Sainte-Véronique1'.» 

Entre 1930 er 1960, parmi les nouveaux commerces q u i  se sont ajoutés aux 
aciivitks kconomiques de la paroisse de L'Aniionciarion, rneiitioniions les 
agents d'assurance Jacques Bastien et Onésime Noël; le bureau d'avocat J.- 
A. Dussault; la boulangerie Alphonse Landry en 1950; l'électricien Jacques 
Denis en 1948; les épiciers-boucliers Louis-Provost Côté en 1938; Marcel Ray- 
mond en 1948 et Roger Piclie en 1.951 ; l'épicier en gros J.-Oscar Lecourneau 
:n 1940; les garagistes Lionel Forget, Maranda et Poirier, el Ad. Strasbourg 
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en 1948; l'horloger Adrien Poirier; les hôtels Château Laurentien en 1945 
et Raymond LCger en 1946; les magasins généraux Paul-Emile Taillon en 1930, 
O. Borduas et Hormidas Cati en 1935, Joseph Pelletier en 1937, Gérard Char- 
lebois en 1945, Viger et Fils en 1947, Jacques Denis e n  1952; les merceries 
G.  Lafontaine et A. Raymond en 1948, CBme Bertrand en 1949; le nettoyeur 
Jean Godard en 1949; le bureau de norariat de Lucien Cyr en 1951; la phar- 
macie de Jacques Carrier en 1936, le plombier Georges Richard en 1946; les 
restaurants de L. Racicot en 1930, de Léo Clapin en 1935 et de Lucien Ber- 
trand en 1952; les compagnies de iransporr Autobus Victoire en 1942, 
les services de taxi Alphonse Boileau, Armand Richard, Alphedor Tremblay 
et Hormidas VaIlCe; la manuracrure d'eau gazeuse de Joseph Dion en 1930, 
qui sera exploitée de 1934 3. 1937 par Denis Bastien. 

Parmi les commerces du village se trouve la vieille boulangerie d'Albert 
Gauvreau, datant de  1899, qui emploie un de ses Frères. En 1954, sa produc- 
tion est de 52,000 pains kcoulCs en majeure panie par ventes directes a domi- 
cile dans le village de L'Annonciation et dans le Canton Marchand. En 1950, 
Gaston Demontily ouvre dans le Canton Marchand la Boulangerie Française 
dans laquelle i l  travaille seul, son unique employé ttant un livreur. En 1955. 
il a cuit 85,658 pains, 6,000 douzaines de beignets et 3.000 douzaines de brio- 
ches.Les 2/3 de la production s'écoulent directement cher les consomma- 
teurs des localités de L'Annonciation et de Marchand; le reste est vendu dans 
les municipalités de Turgeon et de Norniningue. 

La Bouiiqur du sellier 
Midras Belonger. - - 
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Alors que l e  bois et l'agriculture occupaient tous les cliefs de famille depuis LP CIJUIPUII ~c l i t ren/ ien 

1880, force est de constater que la décennie i 950- 1960 en est une de diversi- consIr1~1l vers 1927 

fication Cconomique. D'après une étude rtalisée par la Société Technique Pu' 

d'Aménagement Régional sur la vallée de la Rouge, on affirme qu'entre 1951 
er 1961, sur rrois emplois crées, deux l'étaient dans le secteur tertiaire. En pl,,,, du bwr 
1955, on compte dans le village de L'Annonciation: Le resruuran, Kacrcor. 
4 c~~l l ivateur~ 
4 industriels 
4 rncnui~ier~ 
I baiilanpcr 
1 forgeruri 
4 garagistes 
1 cordonnier 
3 barbier< 
3 tlcctriciens 
I plombier 
4 mkcaniciens 
2 ciiisinierr 
2 scicurc, 
1 rnesureur de bois 
1 coifl'curc 
1 nierclimd de gros 
8 marchands de dktarl 
4 bouchers 
? rcslsilraieurs 
? hüielierr 
I proprielaire de maison 
2 enlrcprcncurs. 
6 ernployes dc chcmin de 
9 caniionnçurs 
4 chauffeurs de taxi 
I c~mlt~rlrlicr 
I insirlicteur d'aviation 
l postillon 
4 cornpiahles 
2 antnrs 

dc pension 

Ter 

18-2otnmis 
1 mrétaire-trcsoritr 
1 ~Crani 
1 maître de poste 
I hiiissicr 
J avocat 
1 notaire 
2 mbdccins 
66  journalier^ 
?R rcnt [ers 
1 garde-#the 
1 garde-feu et 
1 facrislain. 

Par contre, le Canton 
Marchand comprend: 
11 3 cultivateurs 
25 journabers 
8 rentiers 
? garagistes 
2 iiiarshands 
2 indusir ielc 
i lermicr 
I garde-feu 
t cordonnier 

menrcirier 
rnkanicieii 
gtrant 
boucher et 
sc1Iicr. 
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{(Y gagnaient pas cher.)) 

n Y  avair mesdames Jean-Baptiste Sauve, Moreau, Lachaine, Pro- 
vost, Laverdure qui travaillaient comme domestiques. C'était l'ouvrage 
manuel de la maison. Le lavage, I'entrerien, recevoir les gens et pis cer- 
taines femmes allaient A Montréal travailler chez des médecins, chez 
des juges. Eux autres, dans ce temps là, y gagnaient pas cher, 12 pias- 
tres par mois. Y envoyaient ça à ses parents pauvres qui étaient sur 
une ferme.)) 

Source: Témoignage de Lucille Gauvreau-Dionne âgCe de 76 ans, de LbAnnonciaiion. 
Entrevue réaliste lc 13 mars 1985. 

Le garage Coire. 

La nre principale du 
v~l loge  vers 1945 

On voir le restaurani 
Clapio, le garage Boiieou 

er le nrugmiii L&ourneoit. 

. 
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L'impact des comrnunicntions 

Au lendemain de la Première Guerre Mondiale, L'Annonciation profile des 
progrès de la technologie q u i  avance A pas de géant. À L'Annonciation, cela 
a un double effet. D'abord, L'Annonciation devient pliis aisément accessi- 
ble: l'ouverture de la route nationale amène, l'été, de nombreux touristes 
qu i  apportent des idées nouvelles, amkricaiiies ou autres, e i  qui contribuent 
a changer les mentalités. En même temps, l'impact des comrnuriicalions se 
fait sentir sur la conscience régionale. Désormais, bien que les esprits de clo- 
cher persistent, les Iiabitants des divers villages de la vallée de la Rouge se 
sentent plus solidaires pour résoudre les problèmes communs. 

L'arrivée de chemin de fer à L'Annonciation en 1903 n'a pas réglé les pro- LE CHEMIN 
blkmes de développemeni économique. Au contraire, le service ferroviaire DE FER 
diminue. Les agents de la gare de L'Atinonciation sont Alplionse Piché de  
1934 à 1939 el, depuis 1939. Georges Giroux. En 1949, il n'y a plus d'agent 
du Canadieri Pacifique à la gare du village. La station de L'Annonciation 
ainsi que celle de Lacoste sont encore couramment utilisees pour la marchan- 
dise. Mais dans les années 1940, les conipagnies d'autobus d'Abitibi et Vic- 
toire et la compagnie Tremblay Transport Enrg. de L'Annonciation font une 
dure concurrence au cliemiri de fer e n  mettant la paroisse de L'Annoncia- 
tion en contact direct et quoridien avec Montréal. Plus rapide le transport 
routier surclasse la voie ferrie. 

((C'Ctait le nombril de L'Annonciation.» 

«Les routes fermaient l'hiver, complèlenient, alors y restait seule- 
ment le train, c'était le centre de L'Annonciation. A toutes les fois que 
le train arrêtait à la gare une partie de la population se rendait au train 
chercher des amis ou des parents, la poste ou les journaux, les mar- 
chandises ou les remèdes, tout ce que vous voulez, et puis quand une 
personne était malade, elle partait en train. Puis il y avait le fret. C'était 
des wagons reniplis de bois, de  billors, de planches. Y raisait l e  gros 
transport entre Montréal et L'Annonciation. Le train c'était le nom- 
bril de L'Annonciation.)) 

Source Tkmoignage dc Frkdéric Catie, iïgk de 68 ans, de L'Annonciation. 
Enirevue rialistc. le 21 avril 1985. 

- 
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LE &SEAU 
ROUTIER 

Comion Ford 1921 
modifid en autoneige 

par Georges Pkclef 
pour la lisrutson de 

l'essence ULI cours 
des onnde. 1935. 

A partir de 1925, le ministère de la Voirie et des Mines du Québec prend 
la relève de celui de la Colonisation dans le don-iaine des  routes et i l  se lance 
dans un programme de réfection de la rouie no. 1 1 à L'Annonciation et dans 
le Canton Marchand. Entre 1925 et 1940, c'est A coup de milliers de dollars 
que l'on améliore le réseau routier. C'est en 1940 que la route nationale no. 
11 sera asphaltée jusqu'au village de L'Annonciation et sera ouverte l'hiver. 
L'impact de la route nationale est énorme. Voyager dans la vallée de  la Rouge 
devient beaucoup plus facile. Le nombre d'automobilistes s'accroît. Les gens 
de L'Annonciation apprennent vite à tirer parti de l'essor de l'industrie rou- 
ristique. Des garages, des hôtels, des restaurants voient le jour un peu par- 
tout. Ainsi de 1930 à 1960, les communications terrestres feront des pas de 
géant. Fini le temps des chemins de colonisation. 

Bien avani l'invention de la motoneige par la compagnie Bombardier en 
1936, Louis Cotte construira, en 1932, la première auto-neige qui servira de 
taxi, l'hiver, pour les voyageurs, les médecins et les inspecteurs de chantier. 

- #=  

Aéroglksair comrrui~ 
en 1933 par Pierre Corre, 

Frédéric Coire ei 
Roberr Lebrun. 
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Au 19e siècle, seuls le journal, le rélegraphe et la poste apportaient directe- A L~ECOUTE 
ment aux habitants les nouvelles du monde extérieur. Ces trois moyens sont DU MONDE 
vite dépassés au 20e sikcle par le téléphone, par la radio et, à la fin de la EXTERIEUR 
période qui  nous concerne ici, par la télévisjon. De 1930 B 1960, de grands 
progrès se font sentir dans le réseau téléphonique de L'Annonciation. En 
1940, Danis vend son réseau de téléphone à Emest Robidoux et Orner Lacoste, 
qui le cPdent quelques mois plus tard à la compagnie Téléphone Labelle Limi- 
tée. Peu A peu, des amtliorations techniques sont appariées aux rkseaux. La 
compagnie se modernise en construisant des lignes, en réaménageant le poste 
central et en augmentant le nombre de lignes interurbaines reliées au réseau 
du téléphone Bell A Mont-Laurier. Le nombre des abonnés du téléphone A 
L'Annonciation passe de 82 en 1940 a 294 eii 1950 A 726 en 1960. Le ler 
mai 1950, Ttldphone Labelle Ltée est achetée par Bell Telephone Company 
of Canada. 

Les quinzes annkes d'après-guerre voient d'autres progrés dans les tel& 
communications, à L'Annonciation comme ailleurs. Tout d'abord, graduel- 
lement le vieux système à manivelle est remplacé par le système A piles cen- 
trales. En 1963, tous les abonnés reçoivent un téléphone à cadran. Dks l'année 
suivante, on offre aussi le téléphone A clavier. 

Les médias écrits et électroniques joueiit le rGle de véritables catalyseurs cul- LA PRESSE 
turels. Au fil des ails les gens de L'Annonciation er de la région lisent de ECRITE 
plus en plus de journaiix: La Presse, Le Devoir, L'Acf ion Carholiqüe, La 
Palrie, qui fournissent les nouvelles jnternationales et nationales. Pendant 
la période 1930-1960. plusieurs journaux régionaux voient le jour: A hllont- 
Laurier, La Voix du Nord en 1933, Le Flunlbeuu en 1940, L 'Eclio de lu Lie- 
vre en 1952, Monf-Laurier journa( en 1956; à Saint-Jovite La Vullke de lu 
Diable en 1950. Ces journaux sont des hebdomadaires et comptent sur un 
vaste réseau de correspondants-journaiistes. Ils ont à coeur la défense du d&ve- 
loppement régional. A cBtC de ces journaux, diverses publications pénètrent 
dans les foyers ruraux. mentionnons, la Terre de Chez Nous de l'Union 
Catholique des Culrivateurs ou le bulletin paroissial. Parmi les journaux régio- 
naux, c'est le journal Le Flnmbeou d'Albiny Paquerte, député d u  comte de 
Labelle qui est le plus lu à L'Annonciation. Des sa deuxième année d'exis- 
tence, 3,200 copies éiaieni distribuées. Les articles traitaient surtout des sujets 
d'intérêt rtgional. Evidemment, le journal servaii aussi à diffuser la pensée 
politique de l'union Nationale. C'est un des derniers journaux de combat 
politique créé dans le comté. 
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CHAPITRE 15 

Le cure CIBnienr Arpin. devetiir prêtre. I l  dirige jusqu'cn 1945 la population catholique de L'Annon- 
ciation, et ne manque jamais l'occasion de s'aitaquer aux paroissiens qui déro- 
gent de  la pensée chrétienne. C'esr ainsi que dès le début des années 1930, 

Ls inujor R.T. Lajond. il n'hésite pas à combattre l'influence anticléricale et la pensée radicale d'un 
dénommé <<major>> Lafond. Ancien militaire et professeur d'éducation physi- 
que a Montréal, le major R.T. Lafond établit en 1926, un camp de vacances 
pour les jeunes aux abords du lac Lanthier dans le Canton Marchand. Le 
camp Reid ou le camp Lafond était un grand domaine de 300 acres de terres 
comprenant plusieurs chalets en bois rond et une grande salle A dîner. Les 
jeunes filles et garçons, âgés entre 6 et 1.3 ans, y apprenaient la vie au grand 
air (canot, excursions, . . .), la pratique des sports (équitations, escrime, boxe, 
natation, tennis, basketball, baseball, badminton, tir h l'arc, gymnastique) 
et s'adonnaient à des activités culturelles {théâtre, danse, chants, piano, lec- 
ture, artisanat, conversation française et anglaise.. .). Pour le curé Arpjn, 
le camp Lafond constitue u n  danger pour la jeunesse catholique car on y 
retrouve des jeunes de différentes religions. FI refuse d'aller bénir le camp  
et d 'y  envoyer un aumônier. Dans deux lettres envoykes a I'kvèque Mgr Limo- 
ges en date du 16 janvier 1933, le curé Arpin ne mâche pas ses mots: «je 
n'ai pas grand confiance A Lafond, ni h son frère n i  aux autres insignifiants 
qui prennent soin dcs deux camps. Ce sont des gens sans idéal, maierialisies 
et sans Foi2.>> I l  lui voue même une haine presque démesurée. Tout comme 
les ecclésiastiques de son temps, le curé Arpin se montre également t rès  rigou- 
reux a propos de certaines tetiiies vestimentaires immadestes et reçoit l'appui 
des autorités locales pour réglementer les moeurs. 

L 'encadrement religieux 
et social 

La période 1930-1960 se caractérise par le role prkdorninant que  continue 
A jouer le clergé surtout dans les sphères d'activité de  l'éducation, des servi- 
ces sociaux, de l'économie agricole ... sous le leaderstiip d 'un  évêque omni- 
prksent et interventionniste, Mgr Joseph-Eugène Limoges. Après le départ 
des Clianoines Réguliers, le premier curé séculier a L'Annonciation en 1926 
est Josepli-Rodrigue Cadieux. Des son arrivée, le curé Cadiwx soumet a Mgr 
Limoges, évêque de Mont-Laurier, son intention de bâtir un  hôpital-hospice 
e l  un sanatorium. Mais Mgr Limoges voit d'un autre oeil l'avenir de la région. 
[I interdit a u  curé Cadieux de poiirsuivre plus loin ses démarches car c'est 
à Mont-Laurier que cet hôpital devra ètre coiistruit'. En 1927, le curé 
Cadieux est remplacé par l'abbé Clément Arpin. Ce dernier se préoccupe d e  
l'embellissement de l'église. Le curé Arpin s'est avéré un bon administrateur 
et un bienfaiteur pour les jeunes désirant poursuivre leurs études en vue de 
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La réglementation des moeurs 
5 aoBt 1935. 
Rkglemcnt no: 63 

((Ordonnant à tolite personrie de se vêtir convenablement pour cir- 
culer ou s'exposer a la vue publique dans la Municipalité du Village 
de L'Annonciation. 

Attendu que certaines personnes se permetient de circuler dans les 
rues ou s'exposent a la vue publique dans ce village vêtues non conve- 
nablement siiion d'une façon scandalisante et que tel état de chose ne 
doit pas être toléré dans un village chrétien et catholique et que ce con- 
seil entend y remédier par un  règlement efficace; 

A ces fins: 
I I  est statué et décrété par le reglement no ; 63 sur proposition du 

conseiller Louis Cotte secondé par le conseiller Côme Robidoux. Toute 
personne circulant dans les rues ou étant exposée à la vue publique dans 
la Municipalité du Village de L'Annonciation devra être vètue conve- 
nablement sinari il sera passible d'une amende de six piastres et les frais 
et a défaut du paiement de l'amende ei des frais, d 'un  emprisonnement 
de dix jours. 

Le présent règlement sera publié et deviendra en force suivani la loi. 
Adopté.» 

Source: AMVL. Livre dps ddlibdrazions du conseil municipal du Villuge de I- 'Annon- 
ciaiion, 1934- 1941: 65 -66. 

Résolution du conseil municipal de L'Annonciation 
condamnant les Témoins de J6hovah. 3 janvier 1947. 

{(Proposé par le conseiller D. Léger, secondé par le conseiller J . Oscar 
Letourneau, q u e  la résolution siiivante soii adoptie: 

Attendu que l'organisation des Témoins de Jéhovah a été déclarée 
illégale par un arr2té ministériel du gouvernement fédiral en date du 
4 iuillel 1940: 

Attendu q u i  des partisans des «Témoins de Jéhovah>> parcourent la 
province de Québec et  distribuent ingrne de porte en porte de la littéra- 
ture séditieuse outrageante pour l'autorité judiciaire, civile ct religieuse 
de notre province, tendant ainsi a susciter une guerre de religion, a semer 
la haine et la discorde entre les diverses croyances et les multiples élé- 
ments de la population; 

Altendu qiie l'Honorable Procureur général d u  Québec, chargé par 
son devoir de faire respecter la liberté individuelle et de protéger les 
clroiis des citoyens, a sans tarder fait usage, sur de nombreuses plain- 
tes, des moyens q u e  les lois rneiient a sa disposition pour le maintien 
de l'ordre; 
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Attendu que Québec ne veut pas permettre que les éléments de dksor- 
dre puissent violer impunément nos lois, insulter notre clergé et nos 
institutions catholiques, défier l'autorité civile et l'opinion publique; 

Attendu qu'un dénommé Roncoulli a prétendu cautionner «en 
masse)) pour un grand nombre d'individus traduits devant les [ribu- 
naux pour avoir distribué des écrits malfaisants de cette secte des 
({TEmoins de Jéhovah>>: 

[I est r6solu unanimemenr de féliciter chaleureusement l'Honorable 
Maurice L. Duplessis, Premier ministre et procureur général de la pro- 
vince de Québec, d'avoir pris promptement des mesures énergiques pour 
enrayer le danger menaçant nos foyers; d'avoir rempli fidèlement son 
r61e et son devoir en pareille circonstance; d'avoir assuré le respect des 
lois indispensables A la liberté des citoyens et de leurs croyances; d'avoir 
fait ainsi une fois de plus, preuve de sa sagesse comme administraieur 
responsable et homme d'étai. 

Adopré.)) 

Source: AMVL,  Livre des d.d/ib&rations du conseil municpol du Village de L'Aniton- 
ciairon, 1961- 1W8: 239-24 1 .  

A L'Annonciation, les années 1930 à 1960 son1 vécues sous le signe d u  
conservatisme et de l'intolérance envers les juiFs! les communistes et les 
témoins de Jéhovali. Ce sont des années dures. Le 15 mars 1938, le conseil 
municipal de L'Annonciation va jusqu'à appuyer l'idée énoncée par le députe 
de Témiscouata a la Chambre d'Assemblée du Québec incitant les person- 
nes divorcées a quitter le Qukbec. De 1946 à 1961, c'esr l'abbé Pierre Neveu 
qui prend la relève a la cure de L'Annonciation. Comme son prédkcesseur, 
le cure Neveu porte iine attention particulière à l'embellissement et A la res- 
taurarion des édifices religieux, A l'ornementation d u  cimetiére et A l'élan 
de la foi chrétienne, En conformiré avec les positions de son évêque, iMgr 
Limoges, le curé Neveu adopte une attitude prudente mais ferme a l'égard 
des questions d'ordre nioral et politique. En 1946 et en 1947, i l  interdit le 
chan1 du ([Minuit, Chrdliens)) qui, selon Mgr Limoges, a été rédigt par un 
juif non croyant. «De plus le chant de «Minuit+ Chrétiens)) est si théâtral, 
si peu conforme au chant gregorien qu'on l'entend chanter sur la rue, dans 
les salons, les vejllies de danse et même dans les  taverne^.^.^ En 1948, Mgr 
Limoges rappelle au curé Neveu l'indépendance de l'église face à la polici. 
que et lui demande de demeurer vigileni devant la montée du Parti du crCdi1 
social. En 1953, une conrerence sur les effets néfastes du communisme es 
donnée à la salle du Cercle de la Gaieté par un dénommé Jean HO, un catho 
lique de nationalité chinoise. Parents et enfants y assistent. En 1954, le cur 
Neveu et l'évêque Limoges se liguent conire le major Lafond pour entrave 
son acrion politique communiste. Ils recrutent les notables de la paroisse p o ~  
participer à une retraite fermée a Mont-Laurier en vue de défendre la caui 
catholique. On forme I'&lite locale pour passer à l'action et combattre le majq 
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--- - . > - - -- - - - -- -- 
Le camp Lqfond. 

Lafond. En 1955, la population est invitée à la projection d'un film à la salle 
du cercle de la Gaieté montrant les méfaits du communisme. Pendant la 
période 1930-1960, de nombreuses activités et de nombreux mouvements à 
caractère religieux et semi-religieux sont mis en oeuvre. Ainsi. les retraites 
fermées deviennent de plus en plus populaires. La ligue du Sacrk-Coeur est 
fondde e n  1938. La ligion de Marie vers 1940. Un regroupement de la Jeu- 
nesse Etudiante Catholique (JEC) s'organise a L'Annonciation en 1947. En 
1952. on érige 1'Agrtgation du Très Saint-Sacrement qui réunil presque tous 
les paroissiens. Dans la même année, on fonde le Cercle des Filles d'Isabelle 
qui  est le pendant des Chevaliers de Colomb. Dans cette effervescence reli- 
gieuse naît un <csaint>i: Fernand Gareau. Le Pelir Joitrnal titrait en première 
page le 6 mars 1949: «Le Sainr du Nord prje pour vous,>. Un long article 
est écrit sur la vie de prikres, de méditations et de sacrifices de F. Gareau 
vivant au village de L'Annonciation. 

«La vente des bancs, c'était une affaire sacree.i> 

((Le type qui vendait les bancs, I'encanteur, un  monsieur Bastien, 
se mettaii sur un banc pis le secrétaire sur un autre banc, pis la y criait: 
uOn va vendre les bancs)). Le banc numéro un, un  . . . deux . . . trois. 
Les gens montaient ça au trente sous, parce que le monde n'était pas 
riche, mais quand tu avais un banc, la coutunie ktaii que tu meurs avec 
ion banc, fallait pas que tu te le fasses enlever ton banc, c'était pres- 
que un déshonneur. Y a ben des crises par rapport à Ca, alors les bancs 
c'était une affaire sacrée. Y en a qu i  se faisait voler leur banc et des 
fois ça tournait en chicane, en rancoeur.)) 

Source: Tkmoignage de Frkdénc Coue, àrgk de 68 ans, de L'Annonciarion. 
Enireviie rcalisée le 2 1 avril 1985. 
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Partie du viltuge : 

dr L'Annonciurion. 
Au prrnrrer plon, 

le presbvt&rr 'rper I'&glis~. 
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Procession de Iu 
Fêfe-Dieu. 

Lo BenPdic~ion 
de ia croix du chamln 
du rang des ~Llorkau 
par le rurP Neveld 
en 1947. 
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Le Cercle des Fermiéres. 

Sous l'impulsion du  curé Clément Arpin, une assemblée est organisée 
le 8 novembre 3935 A la salle municipale du Canton Marchand pour for- 
mer un cercle de fermieres. Cent vingt-cinq personnes y assistent. Le 11 
décembre suivant, le cercle des fermières de L'Annonciation est fonde. Pré- 
senr a l'assemblée de  fondaiion, I'aumonier diocésain l'abbé Donat Dumou- 
chel leur lance le ni01 d'ordre: «Soyez des Fermieres modernes, modèles 
et apôtres>). Le premier conseil est forme de Mesdames Côme Cartier, pré- 
sidente, Cyriaque Panneton, vice-prtsidente, Misdras Bélanger, secrétaire, 
et les conseillères Wilfrid Taillon, Anionio Fleurant et Oscar Robidoux. 
Voué aux intérêts de la femme en milieu rural, le cercle des fermieres reçoit 
en 1935 du ministère de l'agriculture du Québec 80 sacs de graines poiagè- 
res, arbres et arbustes d'ornementation et 400 poussins. Sous l'oeil bien- 
veillant du curC Arpin, de l'abbé Donat Dumouchel et de l'agronome Albin 
Noël, les femmes-fermieres participent à des activités artisanales comme 
le tissage, les arrs ménagers; A des programmes agricoles comme I'horti- 
culture, l'aviculture et l'apiculture. Elles apprenaient à devenir de verira- 
bles (crcines au foyer)) répondant aux besoins de leur famille. L'historienne 
Yvonne Kialland Morissette écrit: «C'est pour utiliser profitablerneni les 
nobions d'économie domestique acquises aux Écoles Ménageres et dans nos 
couvenis d'enseignement supbrieur que des groupes de jeunes filles et de 
jeunes dames de nos villes et de nos villages se sont formés, en cette pro- 
vince, sous le nom de Ccrclçs des Fermiércs.~ Six ans aprts  sa Fondation, 
le Cercle des Fermitres de  L'Annonciation ainsi que ceux des autres loca- 
lites au Québec sont l'objet d'un conflit avec les autorités ecclésiastiques. 
En effet, le haut clergé demande & ce que les Cercles des Fermieres se ran- 
gent derriére l'Union Catholique des Cullivaieurs (UCC) e i  deviennent 
l'Union catholique des fermieres (UCF). Ce qui permettrair à I'UCC de 
doubler le nombte de ses membres et d'augmenier sa force de frappe. Le 
7 novembre 1946, Mgr Joseph-Eugene Limoges, kvêquc de Mont-Laurier, 
envoie une circulaire au clergé et aux dames fermières de son dioccse recorn- 
mandant la disparition des cercles de fermières en faveur de I'UCF. Y.-R. 
Morisscf~c silue le probltmc en ces termes: ((Quand on saii ce que repré- 
sente à l'époque I'aurorité des évêques, on n'est pas surpris que cette déci- 
sion bouleverse bien des gens. I I  n'en reste pas moins que convaincus du i I 

bien-ronde de leur attitude, les cercles de fermières n'ont pas cédk mais 
ont laissé libre choix h leurs membres. Si la lutie a laissé des plaies elle 
a aussi rcnforct des liens d e  solidarilé entre les cerc1es.n Ce lien de solida- 
riré est resserré entre autre par la parution d e  leur revue en 1945: La ferre 
et IeJoyer. A partir de 1947, les fermières ne s'intéressent non pas unique- 
ment aux arts ménagers, mais aussi aux domaines sociaux, culturels et éco- 
nomiques. 

Source: LES archives du Cercle des Fermières de l.'Annonçiüiion. Yvonne Rialland 
hlorri,seire, Le. passd conjugue au presenr, les Gdiiions Penelope: 42. 49. 
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Un esprit univcrsel. 

«Le curé Neveu c'érait un prêtre d'une grande intelligence, très très 
instruit, Ires érudit. C'était comme un dictionnaire ambulant. XI n'y 
avait pas de question q u i  pouvait pas répondre. Le curé Neveu c'était 
un grand conseiller pis beaucoup de gens venajt le voir a tout point 
de vue. C'éiait un grand prédicateur. Et les prônes duraient pas IO rninu- 
tes, c'était 1-1/4 heures, 2 heures, la grande-messe commençait a 10 
heures, A midi était A peine terminée. C'érait un bon administrateur 
el lorsqu'il quitta la paroisse en 1962, i l  laissa $65,000. dans les coffres 
de la fabrique.)) 

Sourct: Thoignage du curé Rosaire Ricl ier ,  i g c  de 57 ans, dc L'Annonciation. 
Entrevue realisee 12 10 mai 1985. 

Rdsolution de  la Municipalité de L'Annonciation contre 
les persécutions religieuses. 4 ff vrier 1935. 

«At tendu que des persécutions religieuses sévissent au Mexique, 
comme elles ont sévi en Espagne et en Russie, tous prètres chrétiens; 

Attendu que le Canada, pays cbrétien réprouve toute atlaque contre 
la religion sauvegarde de l'ordre et de la civilisarion; 

11 est proposé par le conseiller L. Cotte appuyé par le conseiler O. 
Noél, adopté A l'unanimité; 

Que la Municipalité d u  Village de LYAnnoncialion prpteste contre 
de telles persécutions religieuses, demande à nos chefs d'Etat canadien 
d'employer leur influence A les faire cesser et réclame de la société des 
Nations une  action vigoureuse et efficace contre les persecuteurs. 
Adopté.» 

Source: AMVL. Livre de dklibtra~ioiis d ~ t  conseil niirnicipui du Village de L'Annori- 
ciairon, 1934-194i; 44. 

Daiis les annkes 1930, le service provincial d'liygiéne s'attaque A la tubercu- 
lose et invite les médecins de campagne Si appliquer le reglement rendant obli- 
gatoire la vaccination pour tous les enfants d'âge scolaire. L'objectif pre- 
mier est de diminuer Ic taux de mortalite infantile. A ce moment la le Quebec 
était la province qui avait le taux de mortalité le plus élevé en tuberculose, 
:n maladies infaniiles er contagieuses'. Le ler janvier 1931 marque les 
iébuts des activités de l'Unité sanitaire du comté de Labelle dont les bureaux 
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sonr installés A Mont-Laurier. L'Unité sanitaire de Labelle était composée 
d'environ trois médecins, Louis-M. Grignon, Eugène Mondor et L.-P. Thi- 
boutot; et de trois infirmières, Flore Lesage, L. Rodrigue et Marie-Rose Hai- 
neault. Pour améliorer la santé publique en milieu rural, elle mer sur pied 
une strie de services médicaux et sociaux: tuberculinisation des troupeaux 
laitiers, distribution gratuite de brosses d dents, clinjques ambulantes de tuber- 
culose, contrôle des viandes, cours de premiers soins, cours aux filles-mères, 
programme d'immunisation anti-diphtérique, clinique de puériculture, dis- 
tribution gratuite de l'huile de foie de morue aux indigents, visites à domi- 
cile, inspection scolaire, inspection de la vente du lait, etc. En 1932, à 
L'Annonciation, 50% des enfants de  6 mois A 12 ans ont reçu le  vaccin anti- 
diphtérique. Mais le mauvais état des routes ralentit les activités de l'unit6 
sanitaire. Aussi la crise économique réduit le budger de fonctionnement de 
l'unité sanitaire. Le travail de  I'unitk sanitaire ne semble pas être apprécii. 
par certains médecins de campagne. On se plaint par exemple que le pro- 
gramme de vaccination anii-variolique de I'unité sanitaire réduit les revenus 
des médecins. Le Dr L.P. Thiboutot de l'unité sanitaire explique le problème 
en ces termes: <{L'Ascension est dans le district vjsite par le Docteur Cartier, 
blaire de  LIAnnonciarion. Et i l  aimerait garder pour lui cette vaccination. 
Nous satnmes pris entre deux feux. C'es1 pourtant de la prévention5.» En 
plus d'Erre confrontée aux droits acquis de la profession médicale, I'unité 
sanitaire doit faire va.loir l'importance d'une médecine préventive dans u n  
monde médical oii l'acte curatif domine. En 1948-1949, des cas de typhoïdes 
mortelles sont déclarés dans des familles de L'Annonciation et dans les loca- 
lités environnantes. La cause: l'eau polluée de la rivitre Kouge. Le midecin 
Paul Claveau de l'unit& sanitaire de Labelle écrit: ((Nous espérons que le sou- 
venir de ces cas er des deux morts qu'elles ont faites auront raison pour 1111 

auire bon bout de temps di] dicton populaire qui a cours le long de la Rouge: 
«Mon père, mon grand-père n'ont toujours bu que de  l'eau de la Rouge et 
ils ont vécu 80. 90 ans6.)) 

<<On faisair des miracles avec In pCnicilliae.» 

«Jusqu'a la Deuxième Guerre mondiale vers 1945, les médicaments 
étaient un arsenal pas mal réduit. On n'avait quoi! I'aspiriiie, des sirops, 
des potions, des onguents. des toniques. Quand les antibiotiques sonr 
arrivés vers 1945, les sulfamides, ensuite la pénicilline ça été une vraie 
révolution. On faisait des miracles avec ces médicaments. Au début, 
nos cas de prieurnonies on en rkcliappait A peu près la moiiie, seule- 
ment avec la pénicilline, ben mon 'Dien, ces maladies la sont disparues. >> 

Source: Témoignage di1 docreur Jacques Canier, âge de 78 ans. de L'Annonciation. 
Entrevue rcaliséc je 22 mars 1985. 
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«Y avait des épidémies monstres.» 

«Y avait des épidemies monstres de rougeole. La rougeole était la 
plus meurtrière parce que les enfants faisaient comme des cornplica- 
l i o n s  de la rougeole c'étai1 la pneumoriie. Alors iious avons beaucoup 
travaillé pour enrayer ce mal. t e s  antibiotiques pouvaient nous aider 
beaucoup pour la prévenlion. 

Quaiid on faisait des cliniques pour bébé, ce sont les médecins qui 
donnaient les injections aux enfarics, faisaient la consultation, nous, 
n o u s  eriregistions les bébks, les pesions, les mesiirions et remplissions 
la fiche de l'enfant. Le médecin étai1 u n  spécia6ste de  l'hygiène publi- 
que de l'université de ivIontréal.» 

Soiircc: Témoisnage de Sirnonne Gravcl. âgée de 68 ans, de L'Annonciation. 
Entrevue réalisée le 1 1 mars 1985. 

(<3 accouchements dans la même journée.>> 

((Ça m'est arrivé même des fois d'être 3 jours sans me déshabiller, 
sans iiie coucher. Les nuits j'ktais sorti, le jour j'ktais occupé parce que  
je couvrais un grand territoire. J'allais a La Minerve, La Macaza, 
Labelle, L'Ascension, Lac Saguay. J'ai fait des fois 3 accouchements 
dans la méme journée. Je faisais 150 accouchements par année. 

J'ai connu plusieurs sages-femmes. Il y en avait une au  moins par 
l~aroisse. A Sainte-Vironique, y avait une vieille dame Cyr, A L'Ascen- 
sion une vieille dame Carrière, a La Macaza madame Peiffer, à 
L'Annonciation madame Boileau.)) 

Soiirce: Témoignage du docicur Sacques Cariier. agC de 78 ans, de L'Annoriciation. 
Enlrevuc realiscc le 22 mars 1985. 

(<Ce fameux alcool.» 

(<La police montée moiirait a toutes les années et puis elle arrétair 
3-4 gars, elle les rnontait à Mont-Laurier en prison. Y avait pas de gros- 
ses peines. Le pire c'était ce fameux alcool qui était pas toujours hygie- 
nique Fr puis y a des gens qu i  venaient aveugles avec ça. Y avait des 
procès. C'était les Moreau, c'était d'autres, je dirai pas d'autres n0ms.i) 

Sourct: Tén~oignage de FrkdEric Coiic. â_nf de 68 ans. rle L'Annonciaiion. 
Enirevue rkalisec !< Il avril 1985. 
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A l'inougirmiion des I ~ O ~ ~ R I I ~  

de I'ltôpiral cler Lourenlid~c 
à L 'Annonctulron. 

de guucI:t ù d r o i l ~ .  
Albiîiy Puqrref rr, inp(Itcin 

PI d@ul4 de Labelle, 
Pierre A'rveu, cirrd, 

er O~iestnie Noël. 

Dans les années 1940, un perit hôpital disposant dc 5 a 6 lits est ouvert 
cllez Alice Boileau au village de L'Annonciation. 

En 1950, on fonde l'hôpital Sainte-Croix A Monl-Laurier. Ce sont les 
Soeurs de Sainte-Croix qui prennent possession de l'hôpital quj cornpie 102 
lizs dont 40 soiit affectés A la pédiatrie et 25 à l'obstétrique. On recense 400 
A 500 accouchements par annte. Dans le cadre d'une politique de la sant6 
publique élaborée au début des années 1950 par l'Union Nationale, un réseau 
d'institutions pour malades mentaux s'établissait a travers le Québec. C'est 
ainsi qu'en 1952 on décide d'i.mplanter un hôpital a L'Annonciation qui ouvrit 
ses portes en 1962. Il faut dire par contre que selon la tradition orale qui 
est, de nos jours, entrée dans la légende locale déjà en 1936 le projet était 
a l'étude. En effet, on rapporte qu'aux élections provinciales de 1936 un pacte 
politique fut ktabli entre le Dr Côme Cartier, de L'Annonciation, ancien can- 
didat conservateur défait aux élections de 1923, et le Dr Albiny Paquette, 
nouveau candidat unioniste de Moni-Laurier. D'aprés l'entente, le Dr Cartier 
appuierait son confrère a la condition que ce dernier, s'il était élu, entre- 
prendrait touies les démarches nkcessaires pour réaliser la construction d'un 
hôpital général et régional a L'Annonciation. Nonimé Ministre de la Santé 
et du Bien-être Social au lendemain de la victoire de l'Union Nationale en 
1936, le Dr Paquette rkgla sa dette électorale envers le Dr Cartier en décla- 
rant lors d 'une assemblée régionale tenue le 13 novembre 1938 à L'Annon- 
ciation qu'un hôpital ou un sanatorium serait construit prochainement au 
village. Mais le projet tarde. Eii 1947. le cure Neveu presse le député Paquette 
a bâtir un hôpital de 600 lits pour «inéducables». En 1951, c'est la Chambre 
de Commerce de L'Annonciation qui envoje une requére au gouvernement 
d u  Québec demandant la construction de IYh8pital. Finalement, ce sera en 
1958, que le ministre de la sanié annoncera officiellement la coristruction 
d'uii hôpital psychiatrique au village de L'Annonciation. 
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Le coopératisme 
Eri 1927, le conseil municipal du Village de L'Annonciation accorde 2 la LA COOPÉRATTVE 

Gatineau Power Company le privilège d'exploiter le service d'électricité. Mais D'ELECTRICIT~~ 
In Gatineau Power Company se contente d'électrifier le village et délaisse DES LAURENTIDES 
la campagne. Pourtant les besoins en électricitd devenaient de plus en plus 
indispensables pour tous les foyers. Comme nous pouvons le constater par 
le nombre de clients du village de L'Annonciation qui passe de 99 en 1928 
à 174 à 1948. En vingt ans, la consommation d'énergie électrique esi 10 fois 
pliis élevée. Profitant de sa situation de monopole, la Gatineau Power Com- 
pany maintient des tarifs élevés tout en lésinant sur la qualité et la régularité 
du service. Des 1928, le conseil municipal du Village de L'Annonciation fair 
pression aupres de la compagnie pour aniéliorer son service a la ciientele. 
En 1930, la municipalité comparaît devant la Commission des services publics 
au Palais de Justice de Montréal pour porter plainte contre la Gatineau Power 
Company. Pour remédier A ce rtgime de concession qui n'ofrre pas a u  public 
le meilleur service, le gouvernement provincial vote en 1 945, la loi de l'élec- 
trificacjon rurale. Elle vise la formation de coopératives et leur consent des 
prêts. C'est ainsi qu'est mise s u r  pied la Coopérative d'Électricité des Lau- 
rentides le 2 juin 1945. Le siège social se trouve à L'Annonciation et le pre- 
niier gerant de la coopérarive est Jacques Bastien. Le conseil d'adminisira- 
tion esi alors formé de Rolland Sarrazin, de L'Ascension, président, Oscar 
Godard, de Sainre-Véronique, vice-président, Léonard Chartrand, de 
L'Annonciation, directeur ct Grégoire Charbonneau, de Nominingue, direc- 
teur. t e  territoire de la coopérative couvre les municipalités de la vallie de 
la Rouge. De 1947 à 1950, un réseau de distribution de 90 milles est cons- 
truit, dont 23 a L'Annonciation. 

Les 21 el 26 novembre 1950, sous I1instigat.ion de Julien Labelle, le Cercle LA CAISSE 
de l'Union Catholique des Cultivateurs (UCC) organise deux assemblées POPULAIRE 
publiques en faveur de l'implantation d'une caisse populaire à L'Arinoncia- 
:ion. A cette occasion, l'abbé Ernest Léonard, aum6nier diocdsain de 
'U.  C .C., missioilnaire-colonisateur et propagandiste diocésain des caisses 
iopulaires, fit une conference pour vanter les principes coopkratirs. Près de 
:O0 personnes se dkclarèrent in  teressés a devenir societaircs. C'est ainsi que 
l it  fondCe le 17 décembre 1950 la caisse populaire de L'Annoncjation. A 
ette assemblée de fondation, 77 personnes se sont engagées à souscrire et 
payer 387 parts sociales de $5.00 chacune. Le premier conseil d'admiiijs- 

'ation désigné par I'assemb16e était composé de Charlemagne Denis, prési- 
-nt, Emilien Berthelette, vice-president, Adrienne Morency, gérante, et des 
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directeurs, Louis CIEment, Onésime Noël, Floribert Godard et Henri For- 
tier. A la commission d e  crédit il y avair: Côme Robidoux, Julien Labelle 
et Céade Robidoux. Au conseil de surveillance: Georges Girous,  Frédéric 
Cotte et Léon Fortin. 

Au 3 1 mai 195 1 ,  l'actif de la caisse populaire de L'Annonciation est alors 
de $14.3 14.63, leur bénéfice de $41.58 et le nombre d'actionnaires s'élève 
à 156 membres. Dix ans plus tard, l'actif passe à $453,383.37 et leur béne- 
fice de $24,061.36. 

La naissance du syndicalisme 
Le syndicalisme met du  temps à s'implanrer à L'Annonciation. 11 faut dire 
que les industries sont rares et que les compagnies Toni tout ce qui est possi- 
ble pour en retarder I'implantation. 

LES BÛCHERONS Malgré des conditions de travail trés dures, il faut attendre l'année 1952 pour 
que les ouvriers forestiers demandent un syndicat. Craignant l'emprise sur 
les bûcherons d'une union communiste, NIgr Limoges rédige une lettre cir- 
culaire recommandaiit aux bkherons d'opter pour un  syiidicat caiholique: 
l'Uni011 Catholique des Cultivateurs. 

LES MINES A la compagnie de marbre de L'Annonciatioii, une tentative de syndicalisa- 
tion vers 1930 est tuée dans l'oeuf par le propriétaire de la mine M.  Lagacé, 
de  la compagn~e  L'Annonciation Marble. Il a suffi A l'employeur d'élever 
la voix e i  de congédier le <<fauteur de  t.rouble» pour que tout s'écroule et 
que chacun rentre tranquillement a son travail. 

L'ENSEIGNEMENT Eii 1936, Laure Caudreault fonde l'Associai ion des institutrices rurales d 
Québec. Ce qui perniettra d'améliorer les conditions de  travail des inseitutr 
ces des écoles de rang du Canton Marchand, de signer une convention cc 
lective protkgeant leurs droits et d e  réclamer I'egaliré des salaires. 
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CHAPITRE 16 

L'enseignement, la culture 
et les sports 

L'instruction des enfants, qui relève alors de I'Eglise, fait l'objet d'une atten- L'ESSEIGNEMENT 
rion particuliere de la part du curé de L'Annonciation. Il voit h I'engage- 
ment des instituteurs et des institutrices. Il tente par tous les moyens de remet- 
tre l'enseignement au contrele des commuiiautés religieuses. Avec les 
commissaires, i l  surveille de prés la qiialité de l'enseignement dispensé dans 
toutes les écoles de la paroisse. En 1928, le Canton Marchand se détache 
de la municipalitt scolaire du Village de L'Annonciation pour devenir une 
municipalité scolaire indépendante parce qu'il <<subsiste une situation et des 
besoins differentsl . P  La commission scolaire du Village de L'Annonciation 
a sous sa responsabilité le couvent et plus tard, en 1947, le collége. Tandis 
que la municipalité scolaire du Canton Marchand gère toutes les écoles de 
rang. Classée dans la catégorie des municipalires scolaires pauvres, L'Annon- 
ciation reçoit annuellement une aide financière du dipartement de I'Instruc- 
lion publique. A cause de sa situation de pauvrete, i l  arrive souvent que la 
municipaliré scolaire de L'Annonciation décide de ne pas acheter de récom- 
penses pour les élèves a la fin de l'année scolaire. Les gens sont pauvres et 
tardent à payer leurs taxes scolaires. Ce qui n'aide pas h redresser la situa- 
tion financière de la municipalité scolaire de L'Annonciation qui  a une dette 
de $6,000. en 1930. Durant la crise des années 1930, les cultivateurs er les 
villageois sont incapables de payer leurs taxes et les écoles ferment en 1932. 
Pour forcer les contribuables à payer leurs arrérages de taxes, les commis- 
saires d'kcoles adoptent en 1934 la ligne dure: la saisie des bieiis meubles 
des retardataires, c'est-à-dire des pauvres. La plupart signent une reconnais- 
sance de dettes. Comme il fallait s'en attendre, «la fermeture des écoles' sou- 
ligne l'inspecteur Arséne Brillon en 1933, est un bien grand mal. Les enfants 
ont beaucoup oublié durant leurs vacances forcees. Jls parviendront diffici- 
lement, malgré le dCvouement de leurs institutrices à se remettre à la page2.» 
Une assemblée générale des contribuables du Canton Marchand a lieu le 30 
juin 1933 pour discuter de la réouverture des écoles. Les commissaires expo- 
sent leur point de vue: l'éducation des enfants vaut plus que de simples con- 
sidérations financières. A cette assemblée, le Dr Côme Cartier est invité à 
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prendre la parole: r<louangeant d'abord l'instruction ct insistant ensuite beau- 
coup a ce que les contribuables fassent des efforts surhumains pour s'acquitter 
de leurs taxes: afin de  pouvoir maintenir leurs écoles en mouvemeni: tout 
en érant l'unique moyen de ne pas mettre frein dans la marche de 
l'enseignement3.)> Plusieurs dcoles de rang sont dans un état. lamentable: 
classes trop petites, manque de mobilier et de manuels scolaires, tableau noir 
us&, etc. Ainsi par exemple, en 1928 on menace de fermer l'école d u  lac Cas- 
tor si les réparations nécessaires ne sont pas effectuées pour l'hiver. Le cou- 
vent aussi se trouve dans un état déplorable. En 1930, l'inspecleur J .  Bédard 
fait  remarquer aux commissaires «qu'il y a des classes très froides. Les cor- 
ridors sont complètement détériorés, le plâtre y est tombé ei cela est très désa- 
gréable a voir4.)) Au sujet du couvent, l'inspecteur Louis Frigon de l'unit4 
sanitaire du comte de Labelle kcrit en 1933 ((que cette école ne répond pas 
aux exigences des règlements d'hygiéne et du comité catholique; le cube d'air 
et la surface vitrée dans les classes étant insuffisants, les classes t.rop petites 
et les cabinets d'aisance inconvenabless.>i L'inspecleur A. Brillon enchaîne 
en fustigeant les commissaires d'écoles: ((Pareil état de chose ne peut durer. 
Un agrandissement ou mieux encore une cons~ruction neuve s'impose pour 
septembre prochain.)) 

En 193 1 ,  l'inspecteur Bédard écrit: «quant à l'école no. 2, bâtie eii 1902, 
elle tombe littéralement en ruine6>) et fait pitié. En 193 1 ,  les contribuables 
du 4e arrondissement reconnaissent que l'école est inhabitable, irréparable 
cl manque d'eau potable. Et ils se voient dans l'obligation de construire une 
nouvelle école. En 1937, l'inspecteur Rosaire Filion décrit: «l'état misérable 
de I'écote no. 7; à peine quelques vestiges de peinture: des murs et un pla- 
fond en papier, bien peu aptes A retenir la chaleur: une toiture à travers 
laquelle filtre la pluie, et un plancher chancelant ...'. >) En 1949, l'inspecteur 
d'kole écrit: ((pour une cinquantaine de dollars, vous auriez l'eau dans l'école 
Fortin, trois écoles en sont encore à l'ancien systéme anri-hygiénique de toi- 
lettes dehors: Desjardins, Raymond et Marleau; pour I'école Charrette, il 
faudrait finir par mettre la main sur un plombier ... er un électricien. Enfin 
4 écoles sur 6 deviendraient beaucoup plus attrayantes avec de la peinture 
extkrjeure, Desjardins, Charrette, lac Castor et Marleau. Evidemment, tout 
cela cofite de I'argent, mais c'est de l'argent bien placé; car dans le domaine 
instruction et éducation, comme dans plusieurs autres, on ne peut rester sta- 
tionnaire: ((Quand on n'avance pas on recule.)) Et je sais que les gens de  la 
paroisse de L'Annonciation ne tiennent pas a rester en arrihe!)) 

Et que dire de I'ttat des chemins? Les enfants font parfois 2 a 3 milles 
à pied pour se rendre à I'école. En 1951, le chemin est si mauvais et darige- 
reux pour les enfants du lac Michaudville se rendant à I'école no. 4 qu'aucune 
compagnie d'assurance ne veut protéger le transport scolaire. ta commis- 
sion scolaire demande alors aux parents de renoncer à toutes poursuites ou 
actions en cas d'accident. 
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Avant la loi de 1944 sur l'instruction obligatoire, la brièveté de la frtqucnta- LA 
lion scolaire chez les garçons semble demeurer u n  des grands probl&mes de FRÉQUENTATION 
l'école primaire. En 1940, on recense 189 enfants d'bge scolaire. Sur ce nom- SCOLAIRE 
bre, 138 fréquentent l'école du village. Où soiit passés les 5 1 autres enfants? 
En 1940, 187 enfants fréquentent les 7 écoles de rang d u  Canton. Ce qui est 
faible si l'on tient compte du recensement q u i  dénombre 3 10 enfants d'âge 
scolaire: en somme 127 enfants ne fréquentent pas les classes. Peu d'éléves 
se rendent au secondaire. En 1940, le nombre d'élèves en Be et en 7e annke 
a baissé de 25 a 14 par rapport à l'année dernière. «Mon appel de  l'an der- 
nier, dit l'inspecteur Henri Nolin, en faveiir d'une plus longue scolarité, n'a 
pas obtenu grand résul iatY.» En 195 1 ,  seulement 28% des élèves terminent 
leur cours élémentaire. 

Le problème du personnel non qualifié affecte encore la région de L'Aniion- LE 
ciation. Plusieurs écoles doivent fermer leurs portes malgré le recours aux PERSONNEL 
jeunes filles non diplômées et la récupération des anciennes institutrices ENSEIGNANT 
mariées. Le salaire des enseignantes reste toujours peu élevé. Le traitement 
moyen annuel d'une institutrice dans les écoles élémentaires est $325. en 1930, 
de $200. en 1935 (crise), de $400. en 1940 et de $1,800. en 1955. Un institu- 
teur gagne deux a trois fois plus qu'une instit.iitrice. Souvent l'institutrice 
rurale doit s'occuper de l'entretien et du chauffage de l'école. Sans protec- 
tion syndicale jusqu'en 1936, i l  arrive parfois que  l'institutrice ne soit pas 
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réengagée par les commissaires d'écoles ei  ce, sans explication ou justifica- 
tioti. Pour sauvegarder son ernploj, I'instirutricti doit plaire au curé, aux com- 
missaires d'kcoles et aux parents. Les conditions de I'enseignemenr sont dif- 
ficiles: école délabrée, pression des commissaires, des curés et des parents, 
bas salaire, jsolemenr, problème de discipline. Cenaiiies iristitutrices aban- 
donnent leur école au milieu de l'année scolaire. Vu les mauvaises condi- 
tions de travail, les institutrices préferent aller travailler durant la guerre dans 
les usines de fabrication d'armemeiits à Montréal ou les salaires son1 beau- 
coup plus élevés. Cette pénurie du personnel entraîne la fermeture d'écoles. 
De plus, les commissaires d'écoles enfreignent les règlements du comiié catho- 
lique en obligeant les institutrices a faire le ménage intégral de leurs classes. 
Parce qu'il y a pénurie d'ins~itutrices. Mgr Limoges, évêque de Mont-Laurier, 
autorise, en 1949, Marius Lapointe et Jean-Denis Martel a enseigiicr dans 
les classes mixtes des écoles Marleau et Charette. Celte autorisation est 
nécessaire pour permetlre à des instiruteurs laïcs mariés d'enseigner. 

L'instiiutrice rurale et les moeurs de l'époque. 

{(Pour meure fin aux inconvenaiices que se permettent certaines ins- 
titurrices dans les écoles dont elles ont la charge: en y donnant des soi- 
rées; en y recevant régulièrement leur ami jusque fort tard dans la soi- 
rée; en se vêlant d'une manière immodeste pour raire la classe; oii de 
toute autre manière: i l  est proposé par Joseph Boileau et rdsolu qu 'a  
l'avenir que toute ins~itutrice qui se permettra ces inconvenances soir 
congédiée sans M a i ;  et qu 'un avis de cet re décision soit donné h cha- 
cune des institutrices engagée pour faire la classe dans la municipa6té.>> 
Résolu~ion adopttc le 6 aoùt 1934. 

Source: ACSPN, Ltvre des d.!l~bPrutrons du conscil sroloire dir Cunton Marchand. 
1928-1934: 221 -222. 
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uOn m'a accusé d'être franc-maçon.» 
La letrre Que noirs vous présenlotis ci-dessous de l'insrirriteur 
Dmnphousse illirsfre lu fragilité de ia silualioi~ des ensei~nanls au 
morneni ol) f'éduca(ion éraif soits /'emprise cldricale. Suns connaître 
les vkritables motgs de sori renvoi, I'instirii/eur Dainphousse soupçonne 
le vicaire du villuge de L 'Annonciarlon d'en êlre I ' insfigaleur. Sa leitre 
n'etr ai~cune suite. 
A Son Excellence Monseigneur Limoges, 
Palais Episcopal de Mont-Laurier ,  
Mont-Laurier 
<(Excellence, 

J'etais insiituteur à L'Annonciation depuis six ans. Par une conduite 
que je me suis sincèrement efforcé de rendre conforme aux exigences 
de ma profession, je crois avoir gagné et mérité la confiance et le res- 
pect des gens de L'Annonciaiion. La semaine derniere, à la siiire d'arta- 
ques inconsidérées et injustes lancées conire moi, j'ai cru de mon devoir 
de me défaire de mon poste. brisant, momentanément du moii-is, une 
carrière que je rêvais feconde et longue. J'ai déniissionné pour qu'on 
arrètât de me salir. J'ai le périible devoir d'informer Sori Excellence 
que l'un de mes détracteurs, sinon le pire, n'est autre que le vicaire de 
L'Annonciation, Monsieur l'abbé Leclaire. Rien ne m'a surpris dans 
son attiiude à moii égard: depuis que j'exerce ma profession a L'Annon- 
ciation, Monsieur Leclaire a tout fait pour diminuer man autorité 
morale auprPs de mes élèves et rendre éqiiivoque ma personnaliré. J'ai 
roujours cliercl~k de collaborer avec lui; encore, aujourd'liiii, je n'entre- 
tiens contre lui aucun senrimeni d'amertume. Pas une fois, malgré mes 
demandes réitérées, aucun prêtre n'est venu à l'école faire le catéchisme 
aux petits, sauf un pauvre petit quart d'heure avanl la visite pastorale, 
lous les quatre ans. Et l'on m'a accuse, entr'autres crimes, d'ètre franc- 
maçon! Je sais maintenant, preuves en mains, que Monsieur Leclaire 
est l'instigateur de cette odieuse malpropreté qui m'a fait quitter 
L'Annonciation, le  village Ic plus beau du monde. Je crois sincèrement 
que Monsieur Leclaire a toujours été jaloux de l'excellent travail que 
je crois avoir fait et des r4sultats obtenus. Je sais aussi qu'il est malade 
et pas seulement physiquement. Je  me dois donc a moi-même de prier 
Son Excellence de m'autoriser à intenter contre Monsieur Leclaire iine 
poursuite judiciaire pour libelle diffamatoire. Veuillez croire, Excel- 
lence, à mes sentiments de filiale soumission. 
Respectueusement à vous.)) 
Pierre Damphousse, insr., 
3471, rue Berri, 
Montréal. 
Moritréal, le 27 décembre 1944. 
Source: ACEML 
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~DUCATJON L'éducation chrétienne imprègne tout l'enseignement chez les catholiques. 
CHRÉT~ENNE On en fait d u  matin au soir. L'instruction chrétienne proprement dite prend 

ET RURALE au moins une heure de classe sur les cinq de la journée. Sans compter les 
exercices religieux comme les quarante heures qui ont lieu à la chapelie du 
couvent de L'Annonciation jusqu'en 1959 ou les concours diocésains de cate- 
chisme. L'enseignement agricole prend une place importance dans les Cco- 
les. On distribue comme prix de fin d'annle le rappon des activités de l'Union 
Catholique de Cultivateurs. On rait parvenir aux institutrices des journaux 
d'agriculture. On entretient un jardin scolaire aux catCs de chaque école ... 
Eii 1946, l'inspecteur d'école, Henri Joljn, affirme que dans les écoles de 
rang <<toutes les leçons devraient rendre à mieux faire connaître, aimer et 
respecter la profession agricole. L'arithmitique, la dictbe, les leçons de cho- 
ses et les compositions peuvent s'inspirer avec intérêt et profit des marchés, 
des transactions, de la comptabilité, etc. de la ferme; des observations, des 
différents travaux faits aux différentes saisons de l'année, etc.; et enfin, de  
la poésie de la vie Zi la campagne1'.>> Dans les ecoles de rang et d u  village. 
on enseigne la lecture, l'écriture, la grainniaire. l'arithmétique, l'histoire, la 
géographie, le dessin, la comptabiljté, l'hygiène et la bienséance. 

LES ÉCOLES Au cinq Ccoles de rang déjà existantes s'ajoute en 1948 une école à Lacoste. 
Auparavant, l'instruction était dorinie aux enfants de Lacosre dans la mai- 
son d'Athanase Sarrezin depuis 1943. Toutefois, la faible population sco- 
laire de Lacoste a toujours posé un problème pour garder l'école ouverte. 
Ainsi en 1949 l'école est fermée. Elle est réouverte en 1950. Elle est refermée 
en 1951 ... Au village, le couvent des soeurs de Sainte-Croix est tres appre- 
cie. D'ailleurs plusieurs enfants proviennent d'aurres municipalités environ- 
nantes et logent dans des familles du village. Dans les années 1930, le cou- 
vent est surpeuplé et n'arrive pas a répondre à la demande. Les religieuses 
se voient même dans l'obligation de refuser l'admission des enfants de inoins 
de six ans. Le couvent cornprend un personnel de 6 religieuses-enseignantes 
et 150 élèves environ. Au couvent, les activiris sont nombreuses. h/lent.ion- 
nons par exemple la distribution des prix à la fin de chaque année scolaire 
en présence du clergé, des notables et des parents, les expositions des tra- 
vaux scolaires, les séances de cinéma, les retraites, les conférences sur la voca- 
tion religieuse et les missions dans le monde asiatique el: africain, etc. Aussi, 
en 193 1 ,  les soeurs de Sainte-Crois mettent sur pied les congrégations des 
EnFants de Marie et des Anges Gardiens. En 1940, les croisés. En 1947, les 
jécisies sont sous la présidence du pkre Cinq Mars, aumônier de l'Action 
catholique du diocèse de Mont-Laurier. En avril 1957, le couvent excelle dans 
la région des Laurentides grace A l'une de ses élèves, Lise Dion, qui rafle 
taus les honneurs des trois concours du Bon Parler Français organisé dans 
la paroisse de L'Annonciation et dans les diocèses de Saint-Jérôme et de Mont- 
Laurier. Soulignons également en 1933 la fondation d'un cercle des jeunes 
naturalistes par Soeur Marie de Sainte-Ancilla, de la communauré des reli- 
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gieuses de Sainte-Croix, à L'Annonciation. AfTilié a la Société Canadienne 
d'Histoire naturelle, le cercle des jeunes iiaiuralistes de L'Annonciation 
compte 15 membres et atteint plus de 50 membres en 1952. Ses activités se 
déroulent au couvent et sont très diversifiées: excursions, conférences, con- 
cours, expositions, collections, fête des arbres, bibliothèque.. . En 1958, 
le cercle des jeunes naturalistes de L'Annonciation cesse d'exister. 

Alors quc le couvent existe depuis 1896, ce n'est qu'en 1938 qu'une école LE COLLECE 
de garçons s'ouvre prés de l'église de L'Annonciation. I l  s'agit de la maison 
d'école du ler arrondissement du Canton Marchand. L'école dispense I'ensei- 
gnement aux garçons de 5e, 6e et 7e année sous la direction d'un instituteur 
laïc, Pierre Damphousse. Cette première école pour garçons a été possible 
grâce à une entente entre les deux commissions scolaires du Canton et du 
Village concernanr le partage des coûts de fonctionnement. Maintenant que 
l'école est bien en place on souhaite qu'elle soit dirigée par des religieux. Dès 
1938, on a entrepris de multiples dtrnarches auprès des Freres du Sacré-Coeur. 
Mais en vain. C'est en septembre 1947 que le curé Neveu er les commissajres 
d'écoles Onési me Noel, Oscar Lkrou rneau et Cliarlemagne Denis convain- 
quent les Frères de Sainte-Croix à prendre possession de I'dcole du village 
qui  deviendra I'Ccole Saint-André. Les Fréres Héroux, directeur, Monette et 
Leblanc composeni le premier personnel religieux pour l'instruction des 80 
garçons d u  village. On donne les classes jusqu'h la 10e année. 
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On réclame une école de garçons a u  village en 1937. 

«Et puis, j'ai vu dans la classe supérieure des adolescenis mêlés à 
d'aur hentiqties demoiselles; cette promiscuit6 constante, entrave cer- 
tes la liberté des garçons, tout comme elle gêne les filles et paralyse si 
elle ne la neurralise pas, l'action éducative de la maîtresse. Dans les 
classes infirieures, i l  serait aussi opportun de penser a séparer les deux 
sexes. t'éducation d'un garçon, sans contredit, requiert l'autorité d'un 
Iiomme, qui  puisse présenter 21 ses disciples La vie et ses problèmes sous 
un angle bien masculin et, même, s'offrir en spécimen qui illustre ses 
enseignemerirs. J 'en arrive ici a certe conclusion: puisque votre école 
est trop petite et que  VOS gaicons n 'y reçoivent pas 1'6ducation adé- 
quate à leur sexe, bâtissez leur une école bien A eux,  que vous pourriez 
confier a de bons religieux. Evidemment ce sont là des suggestions, que 
je vous prie d'interpriter comme telles. 

Votre dévouk, 
Signé: Rosaire Fjlion, inspecteur d'éco1e.n 
19 novembre 1937. 

Sourcc: ACSPN, Livie de dklibérarions de Irr cornrnissio~i sco!aire dri ivllage 
de L'A nrioricia!ion. 1927-1943: 188-189. 

LA FUSION Déja en 1954, l'idée de fusionner les commissions scolaires du Canton Mar- 
DES DEUX chand et de L'Annonciation fair l'objet d'un référendum. Seulement 14 pro- 

COMMISSIONS priétaires du Canton sur 322 se sont prononcés en faveur du projer 
SCOLAIRES d'annexion. Le projet soulève peu d'enthousiasme. Du côré du village de 

EN 1958 L'Annonciation, on manifeste aussi des réticerices. En 1957, le surintendant 
de l'lnstructiori publique recommande le projet de fusion. Face A cette pers- 
pective. Ic commissaire d'école di1 Village Frédéric Coîte répond que <(si ce 
projet d'annexion se réalise notre commission scolaire entrevoit beaucoup 
de tracas et de Fortes dépenses pour les premières années, mais se plaçant 
du côté avantage pour l'instruction; elle ne peut faire autrement que d'ëtre 
en faveur  du projet". >i L'annexion se fait officiellement le l e r  juillet 1958. 
La nouvelle commission scolaire entreprend aussitar les démarches pour cons- 
truire une école régionale de 21 classes mixtes au village de L'Annoiiciation. 
En 1959, l'esquisse préliminaire de la bâtisse effectuée par l'architecte Andrl 
Simon est acceptée. L'année 1960 verra la construction de I'écolc Sainte. 
Croix. 
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La plupart des jeunes filles du Canton Marchand et du village de L'Annon- L'ÉCOLE 
ciat.ion qui désirent accéder aux études secondaires vont a l'école ménagère MENAGERE 
de Nomjningue tenue par les soeurs de Sainte-Croix. On y apprend la cou- R ~ G I O N A E E  
ture, certaines notions agricoles, le jardinage, l'art culillaire, le tissage, la DE NOMTNINGUE 
musique, les scieiices, etc. 

Dans le volume intitulé Vers un glorielrx passé, rédigé par les Soeurs de 
Sainte-Crois concernant leur histoire a Nominingue, i l  est écrit que le bur 
premier de l'école ménagère visait: « a  discipliner les mains, à développer les 
aptitudes feminines pour les diverses besognes du ménage et a cultiver les 
vertus nécessaires h une  bonne maîtresse de maison, consciente de ses res- 
ponsabjjités d'épouse, de mère et de reine du Foyerl2.» On préparait donc 
les jeunes filles a leur futur rôle de reine du foyer qu i  était à l'&poque la prin- 
cipale fonction réservée aux femmes dans la société québécoise. C'est en i 930, 
a la suite des démarclies de iMgr Limoges, évêque de Mont-Laurier. que l'école 
ménagère de Nominingue a obtenu le iitre d'Ecole Ménagère Régionale. En 
1935, elle compte 12 religieuses-enseignantes et 1 10 élèves âges de 6 a 19 ans. 
A cette date, les 7 classes ne suffisent pas à accueillir toutes les éIeves. C'est 
pourquoi les religieuses de Sainte-Croix acquiérent l'ancien presbytêre qui  
deviendra la Villa Saint-Joseph. Mais les paroisses de la vallée de la Rouge 
sont pauvres et les religieuses sont amenées à faire d'énormes sacrifices pour 
maintenir en vie I'kcole ménagère régionale. 

Le 16 septembre 1936, la supérieure des Soeurs de Sainte-Croix écrit a 
Alphonse Désilets, directeur de I'enseignemenl agricole-ménager: (<C'est une 
École Régionale, donc fondée pour la région. Et pourtant comme telle, je 
me demande si elle est appelée a survivre. Quant aux ilèves des centres adja- 
cents comme des centres plus éloignes, il serait. je crois, relativement Cacile 
d'en recruter mais i l  faudrait les accepter pour rieri. Nos vingt-cinq pension- 
naires actuelles versent une moyenne de $5 .O0 par mois pension et enseigne- 
ment compris. Or quat.re religieuses sur seize reçoivent chacune un salaire 
aiinuel de $300.00. D'où il est aise de conclure que I'instirution fait oeuvre 
decharité purement et simplement, supposée mème perçue l'allocation ordi- 
naire du Gouvernement. Et alors quand cette allocation se fait attendre un 
an, deux ans.. .".» 

Malgré les tracas Financiers, on entreprend en 1949 la construction d'un 
noiivel immeuble qui sera inauguré en 1951 et connu sous l'appellation d'lns- 
titut Familial. La noiivelle Ccole siiptrieure d'ensejgnemenr ménager dispen- 
sera des cours jusque vers 1965. Pendant toute la période de 1930- 1960, l'école 
ménagère régionale de Norniningue est très bien vue par le clergé et par l'élite 
locale. Elle reçoit la visite de plusieurs personnes de marque: le surintendant 
Cyrille Delâge. Mgr Limoges. l'abbé Nben  Tessier, directeur des écoles ména- 
gères, R. Frkre Adrien, c.s.c., directeur des cercles des jeunes naturalistes, 
R.P. Louis-Marie, botaniste A la trappe d'Oka, etc. De L'Annonciation, le 
docteur Corne Cartier ei le curC Clément Arpin se rendent souvent A I'école 
rriénagère constater sa valeur éducative. 
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LE SEMINAIRE DE Tous les garçons du Canton Marchand et du village de L'Annonciaiion qui 
MONT-LAURER aspiraient aux études supérieures prenaient le chemin en direction du sémi- 

naire de Mont-Laurier. A ce1 établissement s'ajoute le 31 juillet 1955 une 
école régionale d'agriculture comprenant une ferme modèle qui pouvait 
accueillir 75 élèves. 

L~ECOLE NORMALE Parmi les institutions scolaires régionales importantes. i l  faut mentionner la 
CHRIST-ROI DE fondation de l'école normale Christ -Roi de Mont-Laurier en 1926 sous I'ini- 

MONT-LAURIER tiative de Mgr Limoges qui désirait, d i s  la prise en cliarge de son diocèse, 
y foriiier des institutrices. 

La culture et les sports 

Des aniiées 1930 à 1959, date de I'arrgi des activités du cercle de la Gaieté, 
cet organisme est à la téte de la majeure partie des activités culturelles et spor- 
tives Si L'Annonciation. I l  organise des séances de théâtre, de musique, de 
cinéma, des soirées récréatives, des concours d'histoire du Canada avec la 
Société Saint-Jeaii-Baptiste, des activités sportives, de courses, de lutte, de 
boxe, de hockey. II pose également des gestes humanitaires comme par exem- 
ple la cueillette de vetemeiits pour les enfants victimes de la guerre en Europe. 
t e  cercle de la Gaie16 compte en inoyenne plus de cent membres et la cotisa- 
tion est de 50 cents par année. Les principales personnes qui ont 616 très acti- 
ves au cercle de la Gaieté en y occupant les divers postes de président, vice- 
président, secrétaire-t résorier ou conseillers sont, pour n'en nommer que 
quelques-uns: Louis Rayniond. Charlemagne Denis, Georges Péclet, Albert 
Gauvrcau, Damase Boileau, Henri Fortier, G .  Villeneuve, Maurice Boileau, 
Alcide Gauvreau, Frédéric Cotte, C. Desmarais. etc. Dans le doinaine de 
la culrure, il faut souligner l'existence, en 1941, d'iirie bibliothèque au cou- 
vent du village de L'Annonciation ainsi qu'à l'école de garçons. Les deux 
bibliothèques comptabilisent en 1943 plus de 700 livres. 

Le 12 décembre 1953 a lieu un grand événement culrurel: (<la soirée du 
livre» d'histoire de L'Annonciation rédigé par le père Samuel Charette. Cette 
monographie de 250 pages est la premiere synthése historique de la paroisse. 
Elle aborde divers aspects: la géograpliie, la vie religieuse, la colonisation, 
l'organisation municipale et scolaire, l'industrie et le commerce, les sports 
et la culture. Par son titre évocateur Douice Souvenance, l'auteur avoue que: 
((ce travail est destin6 a glorifier, en une synthèse historique, la mernoire des 
fondateurs de L'Annonciation qui ,  malgr6 d'inévitables faiblesses humai- 
nes, ont splendjdement rempli la mission que leur avait confiée le curé Labelle. 
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J'ai voulu aussi susciter chez mes coniemporains une admiration moins scep- 
tique, une esrime critique et un amour agissant pour nos ancztres. Si ma plume 
n'a pas réussi à provoquer cette sytnpatliie, chez mes compatriotes, c'est 
qu'elle a trahi mon ambition; <<on pardonnera beaucoup à celui qui aura beau- 
coup aimé1'.» Un comité historique formk d'onésime Noël, Lucien Cyr, 
J.  Art. Audy, Georges Giroux, Bruno Nantel, Came Robidoux, Georges 
Péclet, Dositli&e Poirier, Frédéric Cotre, Alphonse Boileau Florient Godard 
et Tli. Dubois est chargé des 1952 d'entreprendre toutes les démarches pour 
l'impression du livre. 

Au cours des années 1930 à 1960, l'église est un foyer culturel important 
ou le chant religieux imprègne la vie des paroissiens el des paroissiennes. Pen- 
dant de nombreuses années (enviroti de 1920 A 1.950), Alexandrine Morency 
est organisie à l'église et est considérée comme une véritable artiste. Aussi 
de 1947 à 1960, Albert Cauvreau agit comme martre de cliapelle. 

A L'ANNONCIATION 

Salle du Cercle de la Gaieté 

Dimanche 
LE 13 JUIN 1937 

Drame Clirétien 
4 Actes 

Plein d'intrigues Très passionnant 
sous la direcrion des 

FRÈRES DU SACRE-COEUR DE ST-JOVITE 

M. ANTONIO VAUGEOIS TIENDRA UN RÔLE IMPORTANT 

COMEDIE - MUSIQUE 

Levée du rideau a 8 heures - SIEGES RESERVÉS .50C 
ENTREE CENERALE . 3 5 ~  ENFANTS . 1  OC 

BILLETS E N  VENTE AU RESTAURANT ((RACICOT)) 

La Cie de Publication de Saint-Jérôme Ltée., Saint-Jérôme 

LP 13 juin 1937, Mgr L~rnoges, Pvtque de Mon/-Laurier, Ccril uu curd Arpiri de 
L'Aniioncia/rori vit ' i l  es1 interdi, de proditire des alrivscnienrs publics IF dimanche daris 
Ie diocèse. <(Ne poirrrie:-vous pas conrrôler le Cercle de /u Ga~eté e( faire en sonp que 
les SI!U~CPS ~ o i e n !  dnnnPes en seni of ne?». 

Source: ACEiML. 

- 
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L'église esi également présente dans le domaine du loisir et le réglemente. 
C'est ainsi par exemple qu 'en 1939- 1940: l'Association sportive de L'Annon- 
cialion adopte des règlements rrès sévères pour la pratique du patinage et 
du hockey. On peut lire: ((Le patinage ainsi que le gouret sont défendus durant 
les offices religieux. Blasphème et langage vulgaire aussi défendus. Ceux 
n'observant pas les règlements seront privés d u  droit de patinage".)) 

Plusieurs joueurs de hockey excellèrent. Nommons spbcialement Roger 
Léger qui fit partie de l'équipe de hockey des Canadiens de Montréal en 1946. 
Parmi les aurres organisations vouées aux jeunes, i l  faui signaler la création 
du Club 4H A L'Annonciation en 1955. 

(<JO00 personnes d7assisfance.» 

(d'ai fait di1 hockey pendant 20 ans. J'ai fait de la lutte pendant 10 
ans. J'ai formé un club de baseball à L'Annonciation pis j'ai remporté 
le championnat de la province de Québec. On a eu jusqu'à 1000 per- 
sonnes d'assistance dans les grosses parties de baseball contre Mont- 
Laurier. Et le curé Coursol de Mont-Laurier jouait au poste de catcher 
pour son équipe. J'ai failli le tuer dans un match, j'ai voulu croiser 
le marbre, je l'ai rrappé, je sais pas comment. et pis y avait 4-5 dents 
de brisées, y était blessé. pis on a gagne la partie sur cette affaire la.» 

Source: Tdrnoignage de Po!ydorc Jeannoite, hgé de 99 ans, de L'Annonciarian. 
Entrevue realisbe le 25 janvier 1985. 

Course de chevazrx 
vers 1922. 
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Le clirb de hockey 
de L'Annuririaiion 
PO 1933. 
De Gaitclie ii droiie: 
F / F I I ~ I  Foriier, ossisrari~- 
gdronr, Jean Gervais, 
Ltguori Gervais, Roger 
LPser, Adrien C/?ur.bonneau, 
Cdme Gwvaa, Loureni 
Dit~nus, Georgrs Wclei. 
ggranf. Gkrard Côr6, 
Lucien Beu~rcliutnp, Côme 
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Ligitori Gervak con~ribvo 
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à L'Annoticiofion. 
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On&sirne Noël el 
l'u6bd L'Allier. 
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CHAPITRE 17 

La politique et 
les politiciens 

Les questions d'ordre politique ont toujours tenu une place importante dans 
la vie des gens de L'Annonciation et de Canton Marchand. Mais c'est sur-  
tout en période électorale que les gens manifestent de I'inrérêt pour la politi- 
que. Le députe, que souvent l'on ii'a pas vu depuis la dernière élection, fait 
alors le tour des villages et des paroisses de son comte, accompagné de ses 
organisateurs et de divers tribuns. 

En 1920, le comté de Labelle est aux mains des Libéraux, tant A Ottawa 
qu'à QuCbec. Il en est ainsi depuis plus de vingt ans. Les équipes d'organisa- 
teurs kant  les mêmes aux deux niveaux politiques, les liens sont très forts 
entre les branches provinciale er fedérale des deux grands partis qui domi- 
nent la scène politique, comme ce fu t  le cas de J. Oscar Létourneau. mar- 
chand de L'Annonciation qui, dans les années 1940, irait parmi les princi- 
paux organisateurs politiques du Parti libéral d'Adélard Godbout au 
provincial et de Maurice Lalonde au fddkral. 

A l'instar de leurs chefs, les députés voient leur rôle tradirionnel prendre de LE FAVORITISME 
l'importance. Ainsi, durant la depression Ccoiiomique des années 1930, les ET 
gouvernements mettent sur pied des mécanismes pour garder l'économie a LE PATRONAGE 
flot et aider les plus éprouvés. Au f i l  des ans, les commissions ou régies gou- 
vernementales se font plus nombreuses: bureaux de placement, assistance 
publique, commission des liqueurs, etc. Divers programmes comme les pen- 
sions de vieillesse en 1936, l'assurance-charnage en 194 1 et les allocations 
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familiales en 1944, s'ajoutent aux octrois gouverncrnentaux. L'expansion des 
ressources financières dc l'État et de ses champs d'intervention permet aussi 
d'étendre le favoritisme. Ces facteurs contribuent a accentuer le r6le du député 
qui a la main haiite sur l'administration gouvernementale au niveau de sa 
circoiiscript.ion et qui  est la courroie de transmission des griefs de ses com- 
meitants. 

Les clubs Rossignol et Lanthicr. 

((Le club Lanthicr avait un très grand territoire. C'était des mede- 
cins de  l'Hôpital Royal Victoria. Ils ont consenti à venir à une eniente 
avec nous autres, inonsieur le ministre Paquette les forçait, on était 
tous des gars de sa polirique. Alors le ministre Paquerte nous a obtenu 
une partie du territoire pour former le cliib Rossignol vers 1947. Les 
membres de ce club prive cornprenaienr Georges Péclet, Armand 
Ménard, Lionel Racicor, Côme Boileau, Rosaire Charette, Carnille Des- 
marais, Roger Lacasse et Marcel Boileau.)) 

Source: Témoignage de Philippe Riopel, âgé de 71 ans, de L'Annonciation. 
Enirevue rtialisee le ? i'kvrier 1965. 

Petidant toure la période 1930-1 960, les conseils municipaux et scolaires 
du Canton Marchand et du Village de L'Annonciation font régulièrement 
appel au député du comté pour l'obtention d'une aide finaricière a la cons- 
truction ou à la rénovation d'une école ou d'une salle publique, à l'entretien 
des chemins, à la réfection d'un pont, etc. La machine gouvernementale sert 
souvent a réconipenser les amis du régime. C'est au dépuré que revient la 
tâche de voir à ce que ses partisans occupent des posles dans les services gou- 
vernementaux, profitetit des contrats de voirie ou puissent simpletnent îra- 
vailler. Les changemetits de gouvernement entraînent par ailleurs des pertes 
de priviléges. 

Ainsi, par exemple, on compte des destitu~ions pour le service de la inalle 
rurale. En 1945, Oscar Létourneau de L'Annonciation, organisateur politi- 
que  ei  u n  dcs liommes de confiarice du dépuré fêdéral Maurice Lalonde, sug- 
gére a ce dernier de transférer le contrat du service postal de Misdras Bklan- 
ger à Ernest Boileau ({qui s'est occ~ipé activement de l'organisation de la 
dernière campagne fédérale en notre faveur1.>> En 1947, ~ r è s  cxceptionnel- 
lernent, les organisateurs libéraux de L'Annonciation cideni le service de malle 
a un conservateur, Lionel Fex. Car, disent-ils, «nous prkfkrons voir manger 
de l'argent par iin conservateur dans ce contrat que par un libéral. Si plus 
tard la position derjent plus réinuneratrice et qu'elle devienne vacarite, nous 
verrons à appuyer dans sa demande une personne airachée au parti2.)> A 
cette époque oii le paternalisme est érigé en système, favoriser ses partisans 
faisait partie du jeu. 
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Au cours des années 1930, une atmosphère de chasse aux sorciires s'installe LA CHASSE 
aux Etats-Unis, au Québec et A L'Annonciation. On mène une lutte fbroce AUX SORCIERES 
au communisme. On soupçonne et dénonce les personnes susceptibles d'2tre 
socialistes ou communistes. Le clergé er l'élite locale s'associent étroitement 
pour purger la paroisse des éléments dits (<indésirables>>. En 1936, la munici- 
palité de L'Annonciation adopte une résolut.ion demandant meme l'expul- 
sion des communistes hors du pays et de rendre illegale toute organisation 
de nature communiste. En 1938, elle approuve la loi du cadenas votCe par 
le  gouvernement de Maurice Duplessis interdisant les mouvements commu- 
nistes au Québec. En 1938 et 1939, Pierre Cotte et C h e  Canier de  L'Annon- 
ciation écrivent a Mgr Limoges, Çvêque de Mont-Laurier, pour faire part 
de leurs inquiétudes concernant la montée des idées communistes et socialis- 
tes dans la région. Cotte écrit en décembre 1938: «autre sujet qui vous intk- 
resse aussi. C'est l'infiltration lente mais sQre des idées avancees dans le comte 
de Labelle.  mons seigneur, j'ai eu l'occasion de causer avec plusieurs person- 
nes de la paroisse et d'amener le sujet sur  les théories de communisme et 
de crédit social etc. Ces théories sont dkjh beaucoup pénétrées parmi nos 
familles canadiennes-françaises catholiques, mème parmi celles reconnues 
foncièrement chrét.iennes. Une assemblke en faveur du crédit social a eu lieu 
ici hier soir. La manière dont les gens se sont conduits est une preuve indis- 
cutable de cet état de chose. Je crois, Monseigneur, qu'une enquête skieuse 
devrait 2tre mente parmi le clergé comme parmi les laïques et qu'une réac- 
tion imrnkdiatc s'impose3.>> 

l Romko LaJond raconte: I 
Une séance agitée du conseil municipal 
du Canton Marchand. 

<(t'Annonciaiion, 3 avril. - Ce soir rl 8 heures débuta l'assemblke 
régulière du conseil du Canton Marchand. Une soixantaine de conrrj- 
buables, dont un bon nombre de crbditistes coiffes de leur bCrêt, assis- 
taient A l'assemblée. Tout était calme et paisible. Le secrétaire Albert 
Gauvreau donna lecture des minutes, puis procéda à la prtsentation 
des comptes de clôtures, bouts de chemin, enltvement de la neige, etc. 

Un groupe de comptes s'élevant à $600 attira l'attention et Loiiis Ray- 
mond qui demanda s'il ne serait pas a propos de passer une résolution 
pour l'assurance-sanré adressée A I'Hon. Paquette. <<Le pompier ato- 
mique! >) dirent quelques-uns. 

Applaudissement général qui tira de son sommeil le constable Rotneo 
Bédard. 

I I  faut dire que ce fameux consIable a été engagé i l  y a trois mois 
pour faire taire les contribuables aux assemblées du conseil. I I  a fait 
des réglements: Pas fumer - Pas cracher - Pas parler - Oter son 
chapeau! 
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Donc, éveillt de son rêve de policier, Bedard veut exercer son auro- 
ritt en réclamant que les crkditistes enlèvent leur bérèt. Tout le monde 
se coiffe aussitôt de son chapeau. Le constable Bédard essaie de se ser- 
vir  de la force ... 

Fracas ... Le constable est poussé en bas de l'escaler, en criant qu'il 
allait chercher d u  renforl (qui n'est jamais venu). J'ai dit aux conseil- 
lers: «Votre constable et un provocateur, calmez-le!» 

Tout serait rentré dans l'ordre après cet incident si les conseillers 
avaient fait preuve de tact. Mais le conseiller Bigras, qui essuyait avec 
le maire les attaques verbales des contribuables, se mit A crier en bran- 
dissant les poings: <<Si quelqu'un veut se battre, qu'il descende sur le 
rrottoir. On va régler ça!>> 

Il f u t  hué. ((Va voir les fous à Mont-Laurier. T'en trouveras en masse 
des pareils à toi! »-«Hit ler ! » - {(Puant! >> - (<Pousse-toi! » -   démis- 
sionne!)) - nVa chercher les pompiers à Paquette!)} 

I I  y eut un tel chahut que le maire leva la seance et sortit, suivi de  
trois conseillers impopulaires qu'on dit imposés par le patronage poli- 
tique de l'Union Nationale: H. Robidoux, C. Raymond et A. Bigras. 
Restèrent dans la salle, les conseillers W. Borduas et Gérard Charle- 
bois.. . pour une discussion avec les contribuables prbsents dans l'atmos- 
phkre la plus gaie. 

II est clair qu'à l'Annonciation (Canton Marchand), le Conseil élu 
par surprise n'a pas la confiance des contribuables et les assemblées 
sont souvent orageuses. 

Le conseil municipal a besoin de $50,000 pour boucler son budget 
en s'en tenant au plus strict nicessaire. Les gens sont surtaxks, à bout 
de souffle et très irrités. En taxes de toutes sortes, L'Annonciation paie 
plus de $200,000 par année, er reçoit vaguement $25,000 en retours non 
assurt's. 

La solution: les conseillers duplessistes devraient démissionner et lais- 
ser place à ceux q u i  auraient le courage de faire la pression nécessaire 
pour forcer Duplessis à entailler ses amis AMERICATNS pour donner 
aux Canadiens l'aide dont ils ont besoin.)) 

1 Source: Journal Cornbol - 15 avri l  1956. 

À L'Annonciation, les conservateurs s'unissent pour baillonner le major 
Lafond reconnu comme communiste. C'est au  début des années 1950 que 
les événements tournent au vinaigre par l'investigation policiere au camp 
Lafond. Dans le journal Lo Presse du 8 septembre 195 1, Maurice Duplessis, 
premier ministre du Qukbec, dklare: «gram à la loi du cadenas que nos adver- 
saires politiques ont tant combattus et critiquée, nous avons saisi (au camp 
Lalond) tout lin lot de IittCrature dont le but était de servir à l'établissement 
d'une école de communisme pour les jeunes. La plupart des documents sai- 
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sis venaient de la Russie et de la Tchkcoslovaquie.>> Le major Lafond rétor- 
que: «Je considère le raid opéré au camp Lafond par la Police Provinciale 
comme une grossière violation de la propriété privée qui montre B quels abus 
conduit la loi du cadenas, qui vise non plus les cornmunisres, mais tous ceux 
qui ont assez d'honneur pour conserver leur indépendance de penske. Je ne 
doute pas un moment que le preniier ministre, M. Duplessis, a machine cette 
affaire contre moi parce que j'ai participé a quelques manirestations en faveur 
de la paix. Cela fait partie de la persécution dont i l  essaie d'accabler tous 
ceux qui parlent en faveur du maintien de la paix dans le monde. Deux vieil- 
les revues russes datant de 1938-39, et deux bulletins d'informations venant 
d'une agence tchèque const irue toute la liste de ces soi-disant ((documents 
communistes venant de Russie et de Tchkcoslovaquie>i. Je maintiens et je 
défendrai la liberté de lire ce que je voudrai, d'aller chercher les renseigne- 
ments qui  m'intéresseront sur quelque pays que ce soit, et je n'accepterai 
jamais la dictature de l'esprit que M.  Duplessis semble vouloir imposer ici4.)) 

Au prise avec une société rurale, traditionnelle et clerico-nationaliste, le 
major Lafond finit par joindre véritablemeni les rangs du Parti communiste 
e n  1953. Qui plus est, aux élections lederales de 1953, il se présente candidat 
d u  Parti Ouvrier-Progressiste ou Communiste dans  le comte de  Labelle et 
obtient plus de 200 voix. A partir de cette date, il rédige plusieurs articles 
pour le journal ouvrier Le Cornbal. II devient l'ennemi numéro un du comté 
pour le clergé er l'élite locale. II prêche le communisme et dispense des cours 
sur le socialisme. Intimidations, altercations, lettres injurieuses, tentatives 
de dépossession foncière.. . font mainienant partie de la vie quotidienne du 
major Lafond. On «cherche h lui fermer la gueule» comme l'a dkja dit un 
citoyen de l'époque. Dans l'une de ses lettres, le major Lafond soupçonne 
mêine Mgr Limoges. évèque de Mont-Laurier, d'être mêlé au groupe de gens 
qui ont employé des moyens d'intimidation pour l'empêcher de donner ses 
cours sur le socialisme b Mont-Laurier en 1953. De 1954 à 1965, le major 
Lafond part travailler A Montrtal et revient tous les ités passer ses vacarices 
au Canton Marchand. II s ' y  kiablira définitivement à sa retraiie en 1966. 

Sans interruption, de 1931 à 1958, Albiny Paquette a é i e  le député unio- L'ANNONCIATION 
nisre du comté de Labelle en comptant sur l'appui d'une équipe d'organisa- SOUS 
reurs dans chaque localité. À L'Annonciation, il pouvait compter sur !a coi- LE CIEL ULEU DE 
laboraiion ttroite du docteur CBme Cartier, Ovila Gauvreau, Alexandre L'UNION NATIONALE 
Péclet, Lionel Racicot et Onésime Noël. Lors du  passage de Maurice Duples- 
sis. premier ministre du Québec, à hfont-Laurier, le 20 septembre 1942, on 
observe parmi les orateurs unionistes de L'Annonciation: le docteur Côme 
Cartier et le maire Charlemagne Denis. Le 6 mai i 946, le conseil municipal 
de LIAnnonciatioii adopte une résolution appuyant la lutte de Maurice 
Duplessis pour sauvegarder l'autonomie provinciale face aux politiques cen- 
iralisatrices d u  gouvernement fédéral. 
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Résolution du conseil municipal de L'Annoncialion contre 
le cornrnunisme. 7 décembre 1936. 

((Considkrant que le Canada et notre Province, en particulier, ont  
besoin d'ordre et de sécurité, que depuis des mois la socjété est inquié- 
tée et troublke par les menées communistes dont les machinations s'avé- 
rant de plus en plus audacieuses, travaillent ouvertement à instaurer 
l'anarchie au sein d'une socikte jusqu'ici paisible et  respectueuse des lois. 

Considérant qu'il y a du  flottement, de  l'indécision dans la conduite 
de nos gouvernements vis a vis cet élément de troubles le communisme 
qui ,  à la faveur de la rolérance dont il est l'objet, est devenu une menace 
qu'il faut absolument anéantir. 

E n  considérant que l'heure n'est pas aux demi-mesures mais qu'une 
action énergique e l  immédiate s'impose pour la suppression radicale 
et définitive, de quelque manière que  ce soit, de l'idée er de  la mystique 
communiste. Ceconseil municipal, reflétant le sentimenr de la pupula- 
rion qu'il représente, el ayant mûrement pesk la portée de l'acte qu ' i l  
pose declare vouloir de ses gouvernements fidéral et provincial, sur pro- 
position du conseiller Côme Robidoux, secondé par le conseiller Loujs 
Cotte, une action énergique et soutenue vers la suppression radicale 
du cornmunisine et de l'anarchie dans ce pays par la dissolution des 
lignes ou organisations cornmunistes, l'interdiction d u  colportage de  
iracks, revues ou autres kcrits de  propagande communiste, la dkporta- 
lion des étrangers indtsirables propagandistes du communisme chez 
nous, er enrin, la mise hors la ioi de tout ce qui se rapporte à la propa- 
gation de ce i i e  doctrine néfaste. 

Et que copie de la présente résolution soit adressée i l 'Honorable 
Premier Ministre du Canada. a l'Honorable Premier Ministre de la Pro- 
vince de  Québec et aux députés fédéral et provincial de ce comté, par 
le secréraire-t rborier .  

Adopte.» 

Source: AMVL, Livre des déirbkrarions dit conserl niutifcipal du Village de L'Antion- 
ciorion. 1934-1941: 1 16-1 17. 

Aus élections de J 948, les maires de Canton Marchand et de L'Annoncja- 
tjon, Ovila Gauvreau cr Onésime Noël, comme tous les maires d u  comté de  
Labelle adoptèrent une résolution demandant la r&&lection par acclamation 
d u  dépuré Albiny Paqueite. AUX Plections d e  1952, la paroisse de  L 'Amon-  
ciarion était presque toute ent iére derrière le député A. Paquette qui venait 
de lui promettre de construire un hôpital. Les retombées économiques de  
cette nouvelle construction sont énormes. À L'Annonciation, 3,000 électeurs 
seront présents a une assemblée électorale pour soutenir Ie candidat unjoniste. 
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Déclaration de  principes en faveur du féddralisme canadien. 
4 janvier 1950. 

{( I l  est adopté A l'unanimité que ce conseil adopte une résolucion sui- 
vant celle adoptée par l'exécutif de la chambre de commerce de 
L'Annonciation dans un expose de déclaration de principes 
1 .  Nous sommes d'avis que le gouvernement de cette province doit. - 

Défendre avec vigueur la théorie du pacte confedérarif; 
2. Réaffirmer les droits des états provinciaux à certaines fonctions qu'ils 

ne peuvent céder a aucun prix (vie-sociale, enseignement, droit civil 
etc .); 

3. Exiger que les ktats provinciaux disposent des ressources qui leur per- 
mettent de remplir le rôle f ixé par la constitution; 

4 .  Approuver le principe que le Canada puisse amender lui-mème sa 
constitution après avoir obtenu l'adhésion de chaque région du pays 
(ouest, Ontario, Qukbec, les Maritimes) et celle des deux tiers de cha- 
cune des deux chambres du gouvernemeni central; 

5 .  Approuver la suppression des appels au Conseil privé, mais exiger 
que la Cour Suprème soit établie sur une base plus large qu'aciuel- 
lement, afin qu'elle cesse d'ètre u n  tribuiial dépendant exclusivement 
du gouvernement central.)} 

Source: A M V L ,  Livre des ddliliéroiiom du conseil nrutiirrpul dir Village de L'Aiinon- 
ciarion. 1948-1952: 129-1 30. 

Laissons A. Paquette décrire la scène: «Leur accueil fut chaleureux. À un 
mille du village une voiture décapotable, recouverte du drapeau fleurdelysé, 
nous attendait mon &pouse et moi-m&me et une centaine d'automobiles nous 
escortèrent jusqu'au lieu de l'assemblée. Sur l'estrade, je serrai la main à 
de vieux amis: le Dr et Mme Côme Cartier, M.  Ovila Cauvreau, ancien maire, 
M.  Onésime Noël, maire de la ville et son Ppouse; M. et Mme Louis Kay- 
mond, M.  et Mme Arthur Sarrazin, M. ci Mme Germain Drouin, M.  et Mme 
Gaston Beaudard, tous niaires el mairesses de différentes municipalités et 
rencontrai bien d'autres fidèles partisans. L'lion. Alexandre TachC, prisi- 
dent de la  chambre des députés à Québec, ouvrit l'assemblée. Puis, ce f u t  
l'hon. Olier Renaud du Conseil Législatif. Aprts mon discours, Rose pro- 
nonça une vibrante allocution qui fut suivie du chant de notre hymne 
national5.» 

En juillet 1952, pendant les tleciions, les maires Louis Raymond de Can- 
ton Marchand et Onésjme Noël de L'Annonciation étaient présents a Mont- 
Laurier pour accueillir Maurice Duplessis. Comme d'habitude, aux élections 
de 1956, les maires de Canton Marchand et de L'Annonciation, Julien Labelle 
et Onésime Noël, appuyèrent la candidature d'Albiny Paquette. Le 9 juin, 
4,000 persormes étaient présentes à L'Annonciation pour acclamer leur député 
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unioniste. A .  Paquette  écrit: «Sur l'estrade, on voyait presque tous les mai- 
res d u  comte. Evl. Paul Sauvé, ministre de la jeunesse, fit un éloquent dis- 
cours, rappela le temps où les salaires des bQcherons étaient de .50 par jour. 
11 prédit que  tous les comtés du Nord de Montréal, jusqu'en Abitibi, éliraient 
des d ipu th  appuyani M.  Duplessis. 11 Tut très applaudi par la foule. 

A mon tour, je fis un résumé des oeuvres du gouvernement de l'Union 
Nationale dans le comté et dans la province. Je fus remercié par M. le maire 
Onésime Noël, président de la Corporation de l'Hôpital des Laurentides, a 
q u i  j'avais, quelques mois auparavant, remis un chèque au montant de 
$500,000. comme premier versement pour la construction de cet hapital pour 
malades mentaux. Puis la foule réclama mon épouse qui prononça une allo- 
curion très appréciée. Le docteur Corne Cartier, ancien maire et ancien pré- 
fêt, rermina la série des discours avant le chaiit de l '«O Canadan6.» 

NON Coinme dans l'ensemble du Québec, la Seconde Guerre mondiale aura des 
À LA répercuçsions à L'Annonciation. À deux reprises, soit le 6 février et le S scp- 

CONSCRlPTlON tembre 1939, le conseil municipal du Village de L'Annonciation se prononce 
contre toute forme de pariicipation canadienne à la guerre. En 1942 et en 

Résolution du conseit municipal de L'Annonciation 
contre la participation canadienne h la guerre. 
6 fëvrier 1939 

«Aitendu que, vu le malaise grandissant en Europe et ailleurs, i l  sem- 
ble év idcn~  qu'une guerre surviendra; 

Attendu que tous se rappellent encore les suites néfastes de notre inier- 
vention dans la grande guerre de 1914; 

Attendu que la poliiique militaire du gouvernement nous ferait crain- 
dre que l'on soit à préparer une intervention active à une guerre extra- 
territoriale, ou le Canada finirait de se ruiner. et ferait massacrer des 
rnilljers de ses meilleurs sujets; 

Ce Conseil, sur proposition du consciller Côme Robidoux, appuyé 
par le conseiller Onés. Noël décide donc de s'opposer fortement à toute 
polirique militaire qui n'aurait pas pour but unique et immédiat la 
défense d u  territoire canadien seulement; et qu'il s'oppose absolumenr 
a toute participation à une guerre extra-territoriale. 

Et que copie de cette résolurion soit transmise à l'Honorable Pre- 
mier Ministre du Canada, ainsi qu'à notre député M. Maurice Lalonde 
ei ails journaux pour publication. Que M. Lalonde soit prié de pren- 
dre franchement position en chambre, e t  suivant les vues de ses élec- 
teurs qui sont absolument opposés A toute intervention militaire en 
dehors du Canada.» 

Adoptte. 
Source: AMVL, Livre d a  dklib&rurions dir conseil miinirrpal du Village de L 'Annon- 

ciaiioii. 1934-1941: 206. 
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1944, il se prononce contre la conscription. En 1945, i l  s'oppose au projet 
de loi fédéral visant à instaurer le service militaire obligatoire. Au plébiscite 
de mai 1942, 92% des electeurs du comte de Labelle ont voye <<noni) a la 
mobilisation. Plusieurs conscrits se cachent dans les montagnes des Lauren- 
rides pour échapper à l'armée. Le gouvernement Fédéral réquisitionne les éco- 
les pour procéder à l'enrôlement national el invite les secrétaires-trésoriers 
et les enseignants A prèter bénévolement leur concours pour ce travail. 

Aprés la guerre, la police militaire continue sa chasse aux conscrits. C'es1 
ainsi, par exemple, qu'en 1946, un jeune Iiomme de L'Annonciation, a été 
arrêté. Les parents sont sans nouvelles. Est-il incarcéré? Dans quelles condi- 
tions? Pour combien de temps? Quelle est sa sentence? On fait appel au dépiité 
fédéral Maurice Lalonde pour connaître le sori du jeune malheureux. J I  sera 
finalement libiré. 

En politique, l'Ordre secret des Chevaliers de Jacques-Cartier a joué un rôle LES CHEVALIERS 
à L'Annonciation comme ailleurs au Québec. Son action de concertation, DE 
d'animation et de manipulation djscrète a eu ses erfets a bien des débats JACQUES-CARTIER 
publics et politiques et dans la lutte contre le major Lafoiid. On sait que cet 
Ordre a vu le jour à Ottawa dans les années 1930 pour la défense des iniérèts 
des Canadiens français catlioliqiies de toui le Canada.  II ne survivra ccpen- 
dant pas à la Révolution tranquille. 

<(C'&ait une affaire secrkte.i> 

((L'Ordre Jacques Cariier, c'était une affaire secritte. C'était natio- 
naliste. Le Parti Québécois qui existe aujourd'hui c'est le résultat d u  
travail de la palente. On travaillaii dans l 'ombre. Pis on a parti le 
R.I.N.,  le bloc populaire. On avait notre cellule pis les autres villages 
environnanis. On se réunissait le soir à cachette. Le président de la Com- 
mission scolaire en faisait partie. C'était le centre de défense des 
Canadiens-français. )> 

Soiirce: Tkmoignage dc Adrien Charbonneau, âgé de 70 ans, de L'Annonciation. 
Enirevue rkalisée le 20 fér rier 1985. 

Un autre organisme politique impliqué à L'Annonciation est certes la Société SOCIÉTÉ 
Saint-Jean-Baptiste. Dans 1& années 1950, sous la présidence de  Philippe SAINT-JEAN- 
Boisclair, la Société Saint-Jean-Baptiste a organisé plusieurs concours auprès BAPTISTE 
des jeunes sur l'histoire nationale, le bon parler français, etc. 

La politique municipale et scolaire est proche des réalités quotidiennes et est L A  POLITIQUE 
soumise au contrôle effeciif des ilecteurs. Dans l'ensemble, les éliis locaux MUNICIPALE 
soni soucieux d'éviter a leurs commettants des dkpenses difficiles A justifier. 
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Et comme nous l'avons observé précédemment, la politique municipale s'ali- 
gne aussi s u r  les grands pariis, de nombreux maires appuient l'une ou l'autre 
des grandes formations politiques. Toutefois, l'administration municipale 
du Canton Marchand diffère de celle du Village de L'Annonciation. En effet, 
ce sont les problkmes d e  voirie qu i  prédominent au Canton Marchand. 

LE CONSEIL Préoccupé de metire sur pied certains services de base: aqueduc, égout, élec- 
MUNICIPAL DE tricité, police, pompiers; à améliorer le réseau rouiier ..., le conseil munici- 

L'ANNONCIATION pal impose des taxes aux contribuables pour la réalisation de ces objectifs. 
Evidemment, la première prkoccupation des d u s  muiiicipaux du village de 
L'Annonciation dans les années 1930 est la lutte contre le chômage et dans 
les années 1940 l a  lutte contre la conscription. Ils voient A I'amklioration de 
la qualité de vie des villageois en entreprenant divers travaux d'aménagement 
urbain e l  naiurcl: construction de trottoirs en ciment, plantation d'arbres, 
rtfection des chemins, klargissement et éclairage des rues, canalisation des 
égoiits en 1942, asphaltage des rues e n  1953, système de filtration des eaux 
dc l'aqueduc en 1955, construction d'un bassin de filtration de l'eau en 1955, 
pavage des rues secondaires du village en 1958, creusage d 'un puits artésien 
municipal de 50 000 gallons d'eau en 1941, etc. 

Défendant les intérêts économiques des commerçants d u  village, le coii- 
seil municipal impose en 1930 et en 1934, une taxe aux  commerçants étran- 
gers. On se prkoccupe aussi d u  maintien de l'ordre dans le village. Le 2 mai 
1938, Dosithke Poirier est nommé au poste de constable. Puis en  1952, le 
poste est occupk par Henri Péclet, puis, en 1954, par Alphonse Boileau. Le 
ler mai 1950, le conseil municipal adopte le premier règlement relatif a la 
construction el à l'usage des bâtiments et des terrains et il engage u n  inspec- 
teur en bdtiments. 

Au dibut  des années 1930, le  conseil municipal du village tient ses assem- 
blées à la salle du Cercle de la Gaietk. En 1938, on examine la possibilité 
de construire une salle municipale et une caserne de pompiers. 11 faudra arcen- 
dre encore plusieurs annkes, soit en 1954, pour voir les dkbuts de la cons- 
truction d'un poste de pompier au village. Et c'est en 1957 que l 'on achéte 
le materiel e i  les accessoires pour le service d'incendie. 

ENTENTE INTER- En 1956, a lieu la premikre enienie intermunicipale entre le Canton Marchand 
MUNICIPALE et le village de L'Annonciation concernant la disiribution de  l'eau pour cer- 

tains contribuables du Canton Marchand habirant près du village. 

À droire, 
plocard publiciiaire 

de la cumpogne ~lec~orote  
muiticipale de Conion 
Marchand. inen& pur 

Ovilu Goui~feoir en 1940. 



AUX Electeurs de  la Municipalité du Canton Marchand 
Messieurs, 

J'accepte avec le plus Irmc plai*, la lutta pour le renonecilement no mon mandat B la Mdrle de notre chbrs munlcipii i t8.  Aucm de YOW n'es t  pirs sana 
utrc pleliicuient assur& que ce n'est qua pour le souci du bien g6n4ral Que je s u h  dans lp batailla, ~ a r  I n u h  de le rappeler c'est une charas ~ u i  est saas avariragea rnntkriela. 

Oonsdent de l'appui géoéral pui m'entoure, appnl acquis Far les i-éçultats inwritauhbles et, avouons-le considérables a n e  votre admlniptradon sortWIt de 
c b a r ~ e  a si1 réallsor. II me semble que je  ne puisse discontinuer de fournir ma quob- Part de l ' e f for t  nécossàlxe pour cornplétsr l'oenme ~ m m w o 8 e .  

Par les temps difficiles que nous traversom, bus doivent Ialre leur devoir et c h a ~ u ~ l  coopérer d v a n t  na dtnatioa et  ees moyens an bien de la choire pobllque. 

Fort de l'expérience acquise et des rksdtats  obtenus mon (levolr est tout trôee et en reconaaissonce de votre conilance p w 6 e ,  je suin Dr& à Consacrer mon 
Bnergio i continuer le programme progessif que le ConseU avait adopte c'ert-h-dire: 

Ccoiioiuic - T r n v ~ l  - R c m b o u ~ c ~ n s o t  des dettes, sans pour cela é l re  dura et incompatisantri envers non coutribuablea: D6ve loppemmt  de la Voirie. 
iC~iici la justice dans nos rangs. Doiiiier le droit à gui il revient. 

II me fait le plus grand plaisir de rendre hommage 9. tom et chacm de nos OouseWers  ai en c h u e  w d o n  n'ont jamais manau8 da me fournir le pLua 
magnifique appui e t  l'aide de leurs judlcienx avis. 

C'cst  avec ce1 heurcux enchainement de clrconstancea qne noua POU$-ans pdsenter devant voae avec wtta üete d'objectifs atteinte. Unte Que je  publie mus 
mon s~rmci i t  d 'off lcc  et wnfirinee par les  diaers rapports de nos 'auditeurs of f ic ie la  

Dette d e  la Municipalité 
Suivant rappor t  ' ' m 8 e  1954' ' $27,618.43 
Remboursement fait sur la deth depds  j - ~ .  1835 h JESIY. 1939 $7,700 93 
Dette de Voirie enlevbe an Rapport lQSB $i&OOO.OO $10,700.93 

Dette an l e t  janvler 1939 

C'est dire que nous  avons 
1" REMIS en argent anr h dette depuis 18% h 30 $7,700.83 

Moyenne annuclie $1,926. 
2. REDUIT le taux de la t u e  qui BWt de $1.60 h 0.90; d h h u t l o n  de 0.80. 
5" DIMïKüE le bar de 1% sur lem ambragee de k a  
1" D M M I C  Bgalernent 1s tau de 1% sur emprunt. 

5" Am&loratIons fajtaa en travaux de VoMa par octrois obîanua da départe- 
ment Provinda1 $10,0:0.00. 

Messieurs connaissant 70s caractbres d ' h o m e a  d'alfalres aviak, nul don b VOUA U P D * ~ ~  sa Justa valeur l'effort fourni  par ceur des vôtres QUI nvdent 
les affai res  publinues en mains, vous ne vous fassiez iia devoh auréable 'd'apportsr votre ~~~e approbation h la r6rsnce d'me chose anml d & c a ~  Qu'eut l ' d .  
miiiistration dvlle d 'une de nos plus i m p o W t e a  paroisaes. 

Ne soyez pas sans ignorer qu 'un  b h n  favorable d'une 8dministratlon municipale est en b u t  U e u  fmt i r t r q n h e  et q u ~  nos r a p ~ r t a  las sat&t&r 
qiir la chosc iiitiresse en nont d'autant facilité et rendra plw souvent plus pmfltable. 

Eu cifat. les autoriGa aiment alder ceux qui s'aident eux-mimes et  vousvon3 aider m~mdmant vow-mêmes en p r o c l m a t  haritement le 19  prtlchaln, 
par voa votes la satisfaction et la confiance que vos mandataires d'bhr ont BU vous hegirek 

Messicilrs: Vers le Progrès! Toujonrs pius b a t :  Vive L'Annonciation m c h m d .  O 0 m e  i r m  k~ main dans la main.  

OVILA GAUVREAU 
1 ric I ~ ~ I ~ I I ~ ~ I Z O ~  dv s ~ , , ~ t - r ,  ,:>O,>" I r<+ ~ J ~ ~ c - I ? ~ L ~ T ,  r 0. et  le Comité d'organisation 
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En passant d 'une tradition sacro-cléricaliste a la modernisation et à l'ère de 
I ' c ta t -~rovidence ,  comme partour ailleurs au Qukliec, les municipalirés de 
L'Annonciation er de Canton Marchand ont profondiment Cté marquées par 
la Révolution tranqui1l.e des années 1960. Aussi, jusqu'h ce jour, a-r-on vu 
apparaltre des forces nouvelles et des initiatives, un remue-ménage des idées 
et des comportements et une volonté de prise en charge du  développement 
économique par le milieu. Ce sont ces mutations récentes et ces perspectives 
de développement actuels et futurs dont nous t ra i~erons  dans cette dernière 
partie du livre. 

L'HÔPITAL DES Au début des années 1960, Canton Marchand et L'Annonciation Ctaient con- 
LAURENTIDES frontés a de  graves problèmes socio-économiques. Reconniies pour leur bas 

RÉSOUT LA CRISE revenu annuel moyen, pour la rareté des emplois, pour leur taux élevé d ' h i -  
DES ANNEES 1960 gration, pour leur agriculture qiii s'est soldée par un écliec, pour le ralentis- 

sement d e  leurs activités forestières, I'économie de  ces deux municipa1it.i~ 
semblaient se trouver dans une impasse. Les aléas du  marché capitaliste 
avaient marginalisé ce territoire et sa situation nécessitait I'inrenlention de  
l 'État-~rovidence.  Ainsi, par la construction de l 'Hôpital des Laurentides, 
l'État a rkussi à rneitrc f in  au solde migratoire négatif de la région, à créer 
de l'emploi, à amener le progrès et le développement dans la région. Finale- 
ment, l'hôpital fut  perçu comme la panacée à tous les problèmes. I l  n'est 
pas exagéré de dire que la construction de 1'Hripital des Laurentides en 1957 
bouleversa le cours de l'histoire de  L'Annonciation et de Canton Marchand 
ainsi que de toure la vallée de la Rouge. Dès son ouverture en 1961, l'hôpital 
devint le plus grand employeur en engageant 300 personnes. I l  injecta dans 
l'économie locale des sommes considérables et eu un effet d'entrainement 
de normalisation sur les échelles de salaires en vigueur dans le secteur privk. 
En 1982, quelque 867 personnes trouvaient un gagne-pain aussi rémunéra- 
teur que partout ailleurs au Québec. Pour la même annCe, uniquement en 
salaire. l'Hôpital des Laurentides a payé environ 14 millions de dollars. Meii- 
tionnons aussi que  l'on compte parmi son personnel, le plus haut taux de 
travailleurs unis par les liens du  mariage, de tous les hôpitaux du Québec. 
C e  qui signifie que  dans plusieurs cas le revenu de la famille est multiplié 
par deux. Mentionnons aussi que certaines familles des municipalitis d e  
L'Annonciation et de Canton Marchand comptenr plusieurs membres qui 
travaillent à I'hâpital. 

D'une économie axée sur l'exploitation du sol et de la iorët depuis 1880, 
les municipalités du Canton Marcliand et de  L'Annonciation se retrouvent, 
depuis l'avènement de  I'hôpi tal, avec une économie qui sera progressivement 
et presque uniquement basée sur les services. Le tissu humain er social subira 
des transformations: des agriculteurs abandonneront leur [erre, des travail- 
leurs forestiers laisseront les chantiers pour devenir des syndiqués aux servi- 
ces d u  ministère des Affaires sociales, des nouveaux arrivants apporteronr 
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des changements au niveau des moeurs du milieu et influenceront la menia- 
lité du coin. L'activité commerciale du village se retrouvera prospère: le maga- 
sin générai d u  temps disparaiira pour se spécialiser dans une  ligne de vente 
de produits, de nouveaux commerces apparaîtront, des garanties s'offrironl 
maintenant aux tiombreux travailleurs pouvant hypothéquer leur salaire. La 
population de L'Annonciation augmentera de 107,4% de 1961 à 1971, et la 
population totale des municipalités d e  Canton Marchand et de L'Annoocia- 
lion passera de  2066 en 1961 a 3053 en 1971, alors que le taux d'accroisse- 
ment de la population à I'kchelle du  comte de  Labelle n'était que de 4,6070 
pendant cette même période. 

Mais, au tournant des années 1980, cette période florissante des 20 der- 
nières années s'essoufle. Les retombées di1 Centre Hospitalier des Laurent i- 
des semblent avoir atteint leur poiiit de saturation et a cause de la crise éco- 
nomique, le gouvernement d u  Québec sabre dans le budget du secteur 
hospilalier. C'est l'éveil briital d'une population vis-à-vis les dangers d'une 
économie de dependance où l'État-providence subvient a presque tous 
leurs besoins. Un journaliste n'a-t-il pas titré urie série d'articles: 
<L'Annonciation-Canton Marchand: une économie locale en péril?'.» 

Regardons maintenant d 'un  peu plus près le sens de l'évolution des muni- 
cipalitts de  L'Annonciation et de Canton Marchand, de  1960 5 nos jours, 
au niveau de ses aspects démographiques, économiques, sociaux, culturels 
ei politiques. 

Aspects dernographiques 
Tablerru 14. Evoiution de la populuiron de 1941 à 1981. LE BOOM 

Taux de Taux de Taux de Taux de 
D~MOGRAPHIQUE 

AnnPe varialion variaiion variailun varialion 
MunicipalilP 1961 1961-1981 1966 1966-1981 1971 1971-1981 1976 1976-1981 1981 

L'Annonciation 1042 126.1 2040 15.4 21 62 8.9 2186 7.7 2356 
irlarcliand 1026 7.0 1 1  IO - 1.0 891 23.2 973 12.8 1098 
Total 2068 133.1 3150 14.4 3053 3 . 1  3159 70.5 3454 

Source: Recc~tisernenrs du Cuiiadu, 1961, 1966, 1971, 1976, 198 1. 

Comme le inontre le tableau 14, la période comprise entre les années 1961 
et 1971 aura donné lieu à un  accroissement considérable de la populaiion 
de L'Annonciation passant de 1042 personnes a 2162, soit une augmenla- 
tion de 107,4%. Ce boom démographique n'est pas le résultat d'une evolu- 
(ion démographique natiirelle, mais de I'iinplantation de  L'Hdpital des Lau- 
rentides au village de  L'Annonciation qui attirera un grand nombre de 
rravailleurs. Parallèlement a cette hausse impressionnante de  la population 
le  L'Annonciation, le Canton Marchand connairra une baisse de 13,1% de 
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sa population qui s'explique par le phénomène d'attraction du Centre Hos- 
pitalier où plusieurs Familles rurales quittent leurs fermes pour la sécurité 
financière qu'offre l'hôpital. Par contre, si l'on examine la période comprise 
entre les années 1971 et 1981, l'on s'aperçoit que la population du Canton 
Marchand aura connu un accroissement de 23.2% tandis que ce taux sera 
de 8,9% pour L'Annonciation. Après le boom des années 1960, le profil de 
I'évoluiion dkmographique des annkes 1970 et 1980 laisse entrevoir un faible 
accroissement dans l'avenir. 

UNE POPULATION ~ob ieou  15. Évotuiioo de iu srnicrirre pur üge de ta popuioiion de 1961 ù 1981. 

VIE'LLISSANTE Canton Marcband 1961 1971 1976 1981 

Taux de T n u i  de Taux dr 
variation variation variation 

Groupe d'dgç Nornbrc 1961-1981 Nombre 1971-1981 Nombre 1976-1981 Nornhre 

O - 14 ans 437 - 64.5 272 - 43.  265 -41.5 155 
15 - G4 ans 547 - 34 .1  549 - 3 4 . 4  650 -44.6 360 
65 e i  plus 42 42.8 70 - 14.2 70 -14 .2  60 

Vlllage de 
L'Annonciation 1961 

Taux de Taux de Teux de 
variation variation variation 

Groupe d'age Nornbrc 1961-1981 Nombre 1971-1981 Nombre 1976-1981 Nombre 

O - I d  ans 396 -44 .4  504 -56 .3  455 -51.6 220 
1 5  - 64 ans 580 47.4 1477 - 4 2 . 1  1420 -39.7  855 
65 el  plus 66 142.1 181 -11.6 305 -47.5 160 

Source: Recensements du L'onuda - 1961, 1971, 1976, 1981 

Le tableau 15 révèle un vieillissement de la population: le poids des personnes 
âgées de 65 ans et plus augmente de 214,3% enlre 1961 et 197 1 dans les deux 
municipalités de L'Annonciation et de Canton Marchand. Tandis que la 
population comprise zntre les tranches d'âge de 15 a 44 ans n'augmentait 
que de 79,8070. À ce vieillissement d e  la population, s'ajoute une baisse de 
la natalité: les jeunes allant jusqu'h 14 ans passent de 833 en 1961 A 375 en 
1981. Comme dans l'ensemble du Quebec et d u  monde occidental, le nom- 
bre de personnes par rntnage a connu depuis quelques années, une chute 
remarquable. II passe de 4.5 en 1971 à 3.2 en 1981 a L'Annonciation et de 
3.8 à 3.2 au Canton Marchand. Cette tendance, si eue est maintenue dans 
les années futures, transformera complètement la nature des rapports entre 
les personnes dans la cellule familiale, le type d'habitation, les pratiques socia- 
les, individuelles et collectives. Selon Pierre Chaunu, c'est le symptame le 
plus inquiétant de la crise de la civilisation occidentale2. 

D'une manière générale, les femmes sont moins nombreuses que les hom- 
mes, mais les années 1970 marqueront le fléchissement du nombre d'hom- 
mes en rapport avec celui des femmes (voir le tableau 16). 
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Tableau 16. Population selon les s u e s  de 1961 b 1981. 

L' Annonciaiion Canton Marchand 
Hommes Femmes Hommes Femmes 

1961 542 Sm 549 477 
1971 1183 977 485 406 
1976 1150 1032 530 4 3 0  
1981 1240 1145 580 530 

Source: Recensemenn du Canada, 1961, 1971, 1976, 1581. 

Enfin, comme dernier élément démographique important, soulignons que 
la populatioti de L'Annoticiation et de Cantoii Marchand est massivemerit 
francophone, soit 97,1070 en 1976. En contrepartie, la population anglophone 
décroît considérablement passant de 1 15 personnes en 197 1 a 40 en 1981. 
Et, en 1980,2 familles cambodgiennes, fuyant leur pays déchiré par la guerre, 
s'installeront à L'Annonciation. Elles seronr accueillies par un groupe de 
bénévoles qui veillera A répondre a leurs besoins et à les aider A s'adapter 
au nouveau pays. 

Aspects economiques 
En 1963, à la suite des pressions de l'Association de la Vallée de la Rouge, LA S.T.A.R. 
le gouvernement libtral de Jean Lesage profita de l'entente féderale- 
provinciale s u r  I'AmCnagement Régional et le Dkveloppement Agricole 
(ARDA), pour lancer une vaste &tude sur le territoire de la vallée de  la Rouge 
qui sera entreprise par la Société Technique d1Amenagemenr Régional 
(STAR). t e  dtfi était de taille et consistait A dresser u n  plan d'aménagement 
de l'ensemble du rerritoire et de le mettre à exécurion. Pour réaliser l'opera- 
tion, un programme d e  recherches et d'animation sociale a été mis sur pied. 
Une nuCe de chercheurs, d'enquêteurs er d'animateurs s'étendit sur la région 
qui se vit étudier, mesurer, analyser et planifier comme elle ne l'avait jamais 
été auparavant. 

Les aménagistes qui étaietit pour la piiipart frais émoulus des iiniversjtés 
envahirent le territoire dans la perspective de mettre en prat.ique les thkories 
d'aménagement rural qu'ils avaient appris. Ils consiiltèrent la population et 
ils essayèrent de changer leur mentalité et de résoudre les probl6rnes dans 
tous les secteurs d'activité économique. Lcs recherches de la S.T.A.R. s'éche- 
lonnerent de 1963 à 1965. Et le plan d'amknagement se composait de 4 cahiers 
totalisant 560 pages. de plusieurs recommandalions et de 4 grands projets: 
projet d'un pâturage collectif dans le Canton Marchand, projet de reboise- 
ment, projet d'équipements tourisiiques (amelioration des voies de commu- 
nication, aménagement de sites, construction d'un réseau d'attraits touristi- 
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ques et d e  sires de camping, érablissement d'un bassin d'tlevage de  poissons) 
projet d e  réadaptation de la main-d'oeuvre rurale agricole par I'enseigne- 
ment aux adultes. I I  fallait ensuite passer aux actes concrets, à la réalisation 
d u  plan. Estimant les terres inculres, Ics aménagistes de la S.T.A.R. inciiè- 
rent les cultivateurs a convenir leur domaine agricole en plantation de pinè- 
des. C'était la mettre le point final aux potentialités du monde rural et au 
r2ve physiocrate du curé Labelle. 
WT B~P--~+=-I -p ri- - . - - - - 

Une plurifatroti 
de pirièdes 
uyaril ptiis 

de IOOC, uniris. 
Pourtant  destiné A promolivoir le développemcrit de toute la vallée de  la 

Rouge, le plan apporta peu de  choses. Rien ne Tut réalisé pour réduire le 
haut taux de chômage, l'hémorragie de  la jeunesse, la coordination inadk- 
quate de  l'exploitation des ressources de  la forêr et de  l'agriculture. 

LES SECTEURS Le chBrnage demeure à L'Annonciation et au Canton Marchand u n  malheur 
D'ACTIVITÉ permanent. Même s'il n'est pas facile d'en évaluer les taux avec exactitude, 
ET LE TAUX compte-tenu de la proportion considérable d'emplois saisonnier5 qu 'on y 

DE CHOMAGE trouve, L'Annonciation et Canton Marchand souffrent d 'un haut  laux de 
chômage atteignant prés de 10% en 1971 et le double en 1983. Les plus tou- 
ches, ce sont les jeunes de 15 A 30 ans avec u n  taux de chBrnage de 30%. 
Dès le débui des annCes 1960 et ce, jusqu'h nos jours, pour remédier a u  chô- 
mage, les rnunicjpalités du Village de  L'Annonciation et du Canton Mar- 
chand auront toujours participé à des programmes gouvernementaux comme, 
par  exemple, l'encouragement des travaux d'hiver, les projets programmes 
d'initiatives locales (PIL), perspect ives jeunesse, Canada au Travail. ALI cours 
des années 1980, les programmes d'Emploi du Canada deviendront le troi- 
sikme plus grand employeur de la region d e  L'Annonciation. 
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Cette dégradation de l'activité Cconomique est due, selon I'Cconomjste 
Claude Pkclet, à la faiblesse d u  marchi régional et à la structure économi- 
que axée essentiellement sur le secteur tertiaire (HGpitd des Laurentides, péni- 
tencier de La Macaza, projets gouvernementaux, commerces et services admi- 
nistratifs) où 85% de la main-d'oeuvre trouve un emploi; et peu sur le secteur 
secondaire et le secleur primaire se caracterisant par une industrie du bois 
presque mourante. une industrie sylvicole maladive et une agriculture coma- 
teuse (voir le tableau 17)3. 

~ ' ~ n n o n d s t i o n  ibnton Marchand 

Primaire 
Secondaire 
Tertiaire 

Source: Recensement du Canada. 1971. 

Le Canton Marchand et L'Annonciation, on l'a v u  amplemeiit, n'a janiajs L'AGRICULTURE 
été un ~erritoire favorable a l'agriculture. En 1962, la construction de l'hôpital 
entraînera A l'abandon une quantité considérable de terres peu rentables. Le 
nombre d'acres de terre en culture se serait alors réduit de plus de la moitié, 
passant de 8798 en 1961 à 4828 en 197 1 .  Mais à partir de celte date, peut- 
être B cause d'une relance du retour A la terre, certaines explojtations agrico- 
les reprennent vie et le nombre d'acres de terre en culture augmente Zi 1225 
en 1976. Le nombre de fermes passe de 15 en 1971 à 19 en 1976 et leur taille 
augmente en superficie, on retrouve 1.2 fermes ayant 1.80 acres et plus en 1971 
et 16 fermes en 1976. Cette reprise de I'acrivite agricole est orientée vers I'éle- 
vage des bovins et l'aviculture, comme l'indique le tableau 18. 

Tabfcrru 18. L'dtat de l 'n~rin<lfure duiis le Cuoron bforchund t n  1971-1976. 

BCiail Grandes cullures en actes 

Poules rvolne pommes 
Bovins Vaches ei pour de 

toiml laltl~res Porcs poulets Chevaux Moutons Avoine foin lourragc lerre blC orge sei Je 

1971 114  42 39 4633 6 150 490 40 89 
1976 32Q 33 19 10737 7 146 588 179 203 15 5 1 1  

iourte: Recensements du Canada. 197 1 .  1976. 

Par contre, les revenus restent encore tris faibles. 47% ont u n  revenu de  
?oins de $2 500. par année et 31% seulemenr. ont un revenu de plus de 
10 Oûû., et les cultivateurs doivent encore trouver un travail h l'extérieur 
our atteindre un niveau de vie décent. A l'heure actuelle, selon une étude 
>alisée en 1981 par le projet La Relance, le Canton Marchand représente- 
l i t  un potentiel qui offrirait de bonnes perspectives. 
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Une Jernie dir 
Canron Murchond 

sur le rang 
de la Mullen. 

Etablies depuis 1975 au Canton Marchand, les Serres Zyromski est un 
exemple éloquent oii la spécialisation et l'uiilisation des nouvelles technolo- 
gies sont des perspectives d'avenir A l'industrie agricole. Cette jeune entre- 
prise d'horticulture a réussi à se tailler une place sur le marché canadien en 
se spécialisant dans la production de plants de boutures de plarires comme 
les fushia, bégonia er géranium. À l'heure actuelle, elle offre 10 emplois et 
produit plus de 250 000 plants de bouiures annuellement. 

LA FORÊT La forêt continue A fournir un gagne-pain a quelques ouvriers de L'Annon- 
ciation et de Canton Marchand. Née sous le signe d u  bois, cette région voii, 
en 1978-1979, toutes les concessions forestibres de la compagnie Canadian 
International Paper revenir au gouvernement du Québec et devenir une «Forêt 
domaniale)) sous la juridiction du ministke de l'Énergie et des Ressources 
du Québec. Epuisée par l'exploitation des grosses compagnies depuis 1865, 
la foret de la vallée de la Rouge est voute 3 un programme de regknération. 
L'âge d'or du «Big Businessn est terminé. II ne reste plus que  quelques pe1.i- 
tes scieries locales regroupées autour de l'Association des scieries du bassin 
de la rivière Rouge, qui ont un droit de coupe exclusif dans la Réserve Rouge- 
Mattawin er qui doivent négocier avec le ministtre de l'Énergie et des Res- 
sources pour assurer leur approvisionnement. Mais combien fragile est leur 
position! En 1964, en vue d'aider la compagnie Rouge River Lumber qu 
exploite u n  moulin % scie depuis 11 ans et qui emploie 73 Iiommes, la muni 
cipalité du Village de L'Annonciation presse le ministère des Terres et de 
For&ts d'augmenter leur pertnis de coupe à 2 millions de pieds de bois. E. 
1966, elle réitére sa demande pour l e  même moulin A scie dont le nouvea 
propriétaire est la compagnie Eagle Lumber. 
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La Logique des colonies. 

<(Dans la Vallée de la Rouge, les compagnies forestières sont venues, 
ont prockdé à la cueillette puis sont reparties cuejllir ailleurs en  ne lais- 
sant comine unique trace de leur passage qu'une forêt à regarnir. Cette 
logique est la logique du tiers-monde, celle des colonies a mat ibe  pre- 
mière et des métropoles possédant les usines de transformation. Mais 
aujourd'hui, cetle situation n'a plus sa raison d'être??)) 

Cer extrait du mémoire de  la Chambre de Commerce Régionale des 
Laurentides de L'Annonciation visait a donner et1 exemple le  divelop- 
pement historique de I'exploiration forestiére dans la vallée de la Rouge 
pour caracrériscr la situation générale de l'industrie du bois de la M.R.C. 
d' Antoine-Labelle. 

Source: Cliambre de Corniriorce rCgionalii dci  L.a.irenrides, La Logique des colonies, 
1né11ioire présciité au rninis~rr des aifsiic.~ municipales à Mont-Laurier,  le 
I c r  dtcembre 19Y4. - 

Lu cotripognie 
Les nieuliles de 
L 'Anooncrofion 

L'kvolution des emplois dans la petite industrie du bois n'est pas des plus 
posirives. À L'Annonciation et au Canton Marchand, la situation s'aggrave. 
F n  198 1 ,  la compagnie Les Meubles de  L'Annonciation cessait tou te  pro- 
iuction signifiarit la mise à pied de 29 rravailleiirs. Les Entreprises R. R.F. 
'crrier rdduisaient le nombre de son personnel passant d'une centaine à 65 
icrsonnes. Dans le Canton  Marchand, un projet d'usine de transformation 
u bois avorte alors qu'elle aurait permis l'embauche d'une dizaine de per- 
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Lu nouvelle scierie 
Fmlor de 

Canton Murchund 
en 1985. 

sonnes. En 1983, la scierie Bois Francs Ka'nenda. filiale de Rexfor située 
21 ~ '~nnoncia t io r ; ,  ferme définirivement ses pones jétanl sur le pavé une ving- 
taine d'employés. Les annees 1980 sont-elles en train d'écrire les dernières 
lignes sur l'histoire de l'industrie du bois dans la rtgion de L'Annonciation 
et de Canton Marchand? Rien ne nous permet d'être opiimistes face aux pers- 
pectives futures; a moins qu'il ne se produise un consensus au niveau des 
exploitants du bois et une prise de position énergique de la municipalité régio- 
nale de comte d'htoine-Labelle pour définir une nouvelle politique sur 
l'exploitation des forêts. 

LE TOURISME h k e  au dkbur de 1960 sur l'industrie de la chasse et de la pêche, I'kconornie 
touristique s'est peu A peu orientée vers la villkgiature qui n'a cesst de croî- 
tre passant de 425 chalets en 1961 a 490 en 1977 SI 557 en 1980, reprtsentant 
55,490 des bâtiments dans le Canton Marchand. Majoritairement monrréa- 
lais, les villégiateurs sont attires par le calme qu'offre la nature el les activi- 
tés de plein air. Cette clientele procure au village de L'Annonciation et au 
Canton Marchand des millions de dollars chaque année en achats de toutes 
sortes: nourriture, gazoline, articles de sports, assurances, dépenses d'hbtel- 
lerie er de restauration. Les années 1970 auront vu doubler le nombre de com- 
merces a L'Annonciation pour atteindre en 1981 quelques 122 commerces 
(voir tableau 19) i~icluant u n  centre commercial, (<le carrefour de E'Annon: 
ciation. i) 

Dans le secteur prive, uii groupe d'hommes d'affaires fonde en 1976 «Le 
Entreprises Pimori)) qui invesrissent dans l'achat d'jmmenses sites riverain 
dans le but de faire du lotissement et de l'aménagement. Pour consolide 
cet apport important de l'économie touristique, les deux municipalités d 
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Tableau 19. Type de cornnierce en 1981. 

quincailerie meubleg, 
magasins et arcessolres 6qulpement 

rnsrch4s dPpanneurs gkneraiix chaussures malCriaux d'ameublement audlo-visuel 
d'ali- et et A et articles de el appareils et rccessoim 

meniailon labuoie rsyons vltrrnenls de sport con~lrucllon mbnaters 6leclroniques 
- . . 

L'Annonciation 8 3 3 17 3 4 5 5 
Cantorr Marchand 1 I I 

pihces cl atetien de 
accessoires rnPcanique 

ibhicliles de v6hicules el slalions- srifon de tiaïs, brasseries 
niciiorisés niotorisés services coiffure restautanis et boites de nui! auires 

L'Annonciation 2 8 12 6 11  6 17 
Canron Marchand 1 5 I 1 1 

- 
Soiirce: CIDEL. 

L'Annonciation et de Canton Marchand aménageront plusieurs terrains de 
loisirs et ricréo-toiiristiques: senriers de ski de fond, sentiers d'inrerpreta- 
tion de la nature, aires de  pjque-nique, terrains de jeux, terrains de sport 
et de tennis, etc. Elles se proclameront en 1965 «zone touristiqiie» et adouci- 
ront la réglementation concernant les normes de construction pour stimuler 
l'établissement de noiiveaux villegiareurs. 

Dans cette foulée du  dynamisme touristique, apparaît en 1974 l'Associa- 
tion Touristique de  la Belle Rivikre Rouge C r ,  suite à sa disparition, en 1980, 
la Chambre de Commerce Régionale des Laurentides (C.C.R.L.) dont le siège 
social est A L'Annonciation, prendra la relève. En 1982, la C.C.R. L. comp- 
tera plus d'une centaine de  membres. Elle déploiera des efforts sans précé- 
dent dans le domaine touristique pour attirer la clientèle américaine et pour 
promouvoir divers dossiers comme le projet du circuit régional de ski de fond, 
le salon d u  camping a la Place Bonaventure a Montréal, le mini-sommet eco- 
nomique de la municipalité regionale d e  comte d'Antoine-Labelle, la ges- 
tion du kiosque d'inforinalion touristique régionale à Labelle, la publica- 
tion d'un depliaiit et d 'une carte touristique, etc. 

Mais pour I'econornisre Claude Peclet. «l'indiistrie tourisrique est certes 
une activité importante pour le comté, mais à elle seule, elle ne constitue 
qu'une bien faible «colonne vertébrale kconomiqve>> pour une région. On 
ne peut espérer A moyen ou long terme, sortir le comte du marasme en ne 
voulant y développer que le secteur tertiaire (en ce q u i  nous concerne) ici: 
tourisiique. Cette vision semble d'autant plus irréaliste que l'on observe ces 
'emps-ci de sérieuses compressions budgétaires a ce niveau. L'industrie tou- 
.isiique est fragile, de m&me que ses activités connexes4.>> La région de 
,'Annonciation n'a-t-elle pas connu en 1983 une baisse de 30% du nombre 
le visiteurs. 
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L'ORRA ET Les premiers signes d'un pouvoir regional apparurent en 1971 par I'émer- 
LE DENOUEMENT gence de l'opération Réveil de la Région de L'Annonciation (ORRA) qui 

DE LA CRISE avait pour souci de relancer l'économie locale et régionale à la suite de la 
DES ANNEES 1970 fermeture du moulin à scie de la compagnie Eagle Lumbcr, de la base Bomarc 

à La Macaza et de l'arrêt des activités forestieres de la compagnie Canadian 
International Paper qui ent.raînèrent la perte de 500 emplois et de plusieurs 
millions de dollars par année. C'est dans ce contexte de crise économique 
aiguë où rout semblait vouloir s'écrouler qu'un groupe d'hommes d'affaires 
et d'élus municipaux se réunirent et s'impliquèrent dans un grand grand nom- 
bre de dossiers de 1971 ZI 1975: la base Bomarc, l'aile ginhale de I'Hopiral 
des Laurentides, le moulin a scie Eagle Lumber, la Canadian International 
Paper, l'aéroport de La Macaza, le Centre local des services communaurai- 
res, le bureau d'aide juridique, le bureau d'un Ceni.re de main-d'oeuvre du 
Canada, la délimitation des régions adminislratives, la R&gie des Alcools, 
etc. 

À sa premiere annte d'existence, les réunions déferlèrent a un rythme infer- 
na!, 3 ou 4 soirs par semaine, souvent le dimanche. Et pas question non plus 
de ICsiner sur les moyens d'action pour atteindre leurs buts: dClégations aux 
goiivernements du Qiiébec et d'Ottawa, telégrammes, lettres, pétitions, com- 
miiniques à tous les media d'information local, régional et national. 

Le premier conseil d'administration de I'ORRA était composé de Benoît 
Godard, président; Benoît Robidoux, vice-présiderit; Gilles Robidoux, secre- 
taire; et des directeurs suivants: Réal Robidoux, Pierre Guay, Jacques Denis, 
Frédéric Cotte, Roger Paquette, Denis Dussault, André Brun, Gilles Leduc, 
Joseph Beaudin, Jerome Legault, Jean Ségleski, Camille Valiquette et Jac- 
ques Letourneau. 

LA BASE BOMARC, Créée en 1959, au moment de la guerre froide ou le Canada craignair une 
LE COLLÈGE invasion soviétique, la base militaire de La Macaza logeait 300 militaires e i  

MANITOU des missiles de type Eomarc de l'armée américaine. Au début, une partie de 
ET L'INSTITUT la population de L'Annonciation s'opposa a u  danger que pouvait représen- 

PENITENCIER ter la proximitb de cctte base mais devant la création de 75 emplois et les 
immenses retombees économiques pour la région. on se résigna 21 vivre avec 
l'industrie de guerre. En 1972, le gouvernement d'Ottawa décide de fermer 
cette base. 

C'est alors qu'apparaîtra le groupe I'ORRA pour trouver une solution de 
rechange par I'implai~tation d'un collège amérindien en 1973. Trois ans plus 
tard, le  collkge Manitou fermera ses portes et en 1977, le site sera choisi par 
le gouvernement fédéral pour y construire un cenlre peniteticier à sécuriti 
minimale accueillant une cenraine de détenus. Employant environ 130 per 
sonnes, l'institut pénitencier deviendra un stimulant économique importan 
où la masse salariale est plus de 2 millions de dollars. 
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Le 31 octobre 1973, s'ouvrait 1 L'Annonciation un Club coopirat.if de con- LA MORT DU 
sommacion. Principalement canalise par les syndiqués de l'Hôpital des Lau- COOPÉRATISME 
rentides et les enseignants de l'école Sainte-Croix, ce mouvement a permis 
aux travailleurs, selon le coordonnateur du Club Jean-Claude Ciguere, d'atté- 
nuer ((les contrecoups de l'inflation et de la soif des profits des complexes 
agro-alimentaires canadiens et américains. C'est une première étape d'orga- 
nisation de travailleurs au plan de l'exploitation dans le secteur de la con- 
sommation. C'est stimulant. Ça pourra peut-être donner des idées pour entre- 
prendre d'autres démarches5.)> Le Club comptera a ses debuts 125 membres 
et augmentera h 175 en 1975. Installé en premier lieu en face de l'école Sainte- 
Croix, le Club aménagera un nouvel édifice le long de la route i 17 9 l'entrée 
d u  village en 1975. Mais des probl&mes administratifs et u n  essoufflement 
des sociétaires entraîneront la fermeture du Club en 1978. 

En 1976, une nouvelle coopérative naît à L' Annonciatjon: la coopérative 
d'aliments natiirels appelée également la Ferme du iMilieu. Comptant une 
vingtaine de membres au commencement, elle augmentera ce nombre a 150 
en 1979. Mais en 1984, l'essouflement gagne aussi les sociétaires de cette nou- 
velle coopérative entraînant sa dissolution et la formation d'une entreprise 
privée incorporée sous le nom: Pourquoi Pas. 

Malgré les eaus mouvementés de la crise, 
la Caisse Populaire tient le coup. 

Alors que 248 caisses populaires h travers le Québec étaient défici- 
taires A la suite de la flambke des taux d'inttrët au  dtbut de 1980, la 
Caisse populaire de L'Annonciarion a su éviter les problénies de renta- 
bilitb. Ses actifs sont passés de 5473,692. en 1960 a 2 millions en 1970 
pour atteindre près de 10 millions en 1980, en comptant plus de 3000 
sociitaires. 

La crise économique, qui a débuté en 1980, a démontré plus que jamais la LA CRISE 
fragilité de l'kconomie de la région. A L'Annonciation et au Canton Mar- ÉCONOMIQUE 
cliand, cette crise a entraîné dans son sillage la disparition d'environ 200 DES ANNEES 1980 
emplois avec la fermeture de plusieurs manufactures et de commerces comme 
le grossiste Jolinor, les Produits Ciments de L'Annonciation, le dernénage- 
lient de la compagnie de  transport Léo Saint-Pierre et la fermeture de la 
.iiccursale de la Banque de Moniréal. Face a l'enlisement de l'activité &CO- 
iomique locale, des regroupements d'individus et d'organismes tenteni de 
ecouer le miljeu et de Ic ranimer. Claude Péclet, directeur d 'un  projet de 
elance économique en 1982, insiste sur la concert,at ion du milieu comme 
:mède au mal économique: <<ou bien la région vivote dans le marasme. dit- 
, ou bien elle réclame sa juste parc des richesses disponibles et se met à I'oeu- 
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Plusieurs quitteront la région. 

Le journaliste Denis Viger lance un cri d'alarme et u n  appel a la soli- 
darité régionale: ail me faut avouer qu'un sentiment de tristesse s'est 
insrallé en ce qui concerne le devenir des individus qui habitent cette 
très belle région qu'est la Vallée de la Rouge.. . II me paraît évident que  
si rien n'est tenté vers une diversification économique, plusieurs d'entre 
nous devrons éventuellemenr quitter ce beau coin de pays. Ce senti- 
ment pessimiste s'est diveloppe a l'élude de l'historicité de notre milieu. 
Depuis vingt ans, nous sommes dépendants et la concertation sera extrê- 
memenr difficile à réaliser. .. sinon impossible.)> 

Source: Denis Viger. <<L'Annonciation - Canton Marchand: une économie locale en 
péril! », Echo de la Lièvre, 22 avril 198 1.  

vre. Ici, la responsabilité revient à tous, élus niunicipaux, commerçants, tous 
les iniervenants économiques, bref, toute la population6.>> 

Parmi les quelques tentatives, il faut mentionner les projets de dkveloppe- 
ment communautaires (tdynamisme régional)) et <<La Relance» qui ont voulu 
travailler en premiere ligne dans toiis les secteurs &conorniques pendant l'année 
1982; le comité organisateiir du ler mai qu i  a crké un mouvement de solida- 
r i ~ e  visan1 a serisibiliser les geiis aux problèmes iconomiques et a contrecar- 
rer cette dérérioration; la formation d'un comité de développement econo- 
mique municipal à L'Annonciation; la création d'un comité industriel de la 
Chambre de commerce de L'Annonciation; le projet d'une planification regio- 
nale centrale; la lertre de l'évêque Mgr Gratton et du Conseil presbyiéral du 
dioctse de Mont-Laurier q u i  suggèrent de cesser de compter sur l'État- 
Providcnce ei de s'appuyer sur les initiatives populaires; la fondation de la 
Socitiik de développemeiit de la vallée de la Rouge visani A promouvoir et 
A coordonner les domaines touristique, industriel et commercial; la lutie pour 
le maintien de la succursale du cetitre de main-d'oeuvre du Canada au vil- 
lage de L'Annonciation; le sommet socio-économique de la MRC Antoine- 
Labelle; l'autogestion à la firme des Produits Ciments de L'Annonciation. 
Mais qui assumera le leadership kconornique pour redresser la situation 
régionale? 

l'aube de l'année 1983, on voit poindre deux organismes se disputant 
l'obtention de ce rôle, soit la Chambre de Commerce régionale des Lauren- 
iides (CCRL) de L'Annonciation et le Comité intermunicipal de développe- 
men1 économique de Labelle (CIDEL) de Mont-Laurier. Leur conflit degé. 
nère en un  vérirable affrontemeni qui ,  d'après une analyse du politicologue 
Adrien Grégoire, est l'expression d'une dualité regionale opposant la valléc 
de la Rouge a  ont-~aurier'. Cette confrontation affaiblira la CCRL, for 
~ i f i e ra  le CIDEC, iiiais n'améliorera en rjcn la situation bconomique d 
la région de L'Annonciaiion. Et  iious sommes loin de la concertation t 
du dynamisme dont a fait preuve I'Orra i l  y a une dizaine d'annbe, 
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OPINIONS. 

Une économie regionale à la dérive. 

((Dans une première étude du CIDEL, publike rkcemment, qui éta- 
blissait uti rapport entre la performance du comté Labelle et d'autres 
avoisinants, on notait une sérieuse dégradation de la demande globale. 

Une deuxiérne étude dite prkliminaire du CIDEL estimait que près 
de 70Wo de la population du comté dépendait financièrement, de façon 
directe ou indirecte, de l'assistance sociale ou de l'assurance chômage. 

D'autre part, dans la région de L'Annonciation et les environs, les 
projets de développement cornrnunaiitaires subventionnés par le gou- 
vernement du Canada, occupent le troisième rang des employeurs avec 
la cinquantaine d'emplois temporaires qu'ils fournissent. 

A ce tableau peu reluisant s'ajoutent le dossier de notre industrie tou- 
ristique qui s'essouffle, celui des entreprises qui vivotenr dans le sec- 
tezir mou du meuble, et celui des coupures budgétaires du centre hos- 
pitalier des Laurentides. 

Bien qu'i l  faille relativiser I'interprktation de ces données et que nom- 
bre de facreurs à incidence économique doivent être considérés, 
l'ampleur de la degradarion de I'tconomie régionale laisse songeur. 

Dans une telle conjoncture, les faux optimismes sont de  peu d'uti- 
lité. On aura beau prétendre que l'avenir sera meilleur, pour autant 
que ceiie spéculation ne repose sur rien de plus sérieux ou concret que 
des espoirs, ce ne sera que du vent. 

Qiielle attitude encore plus nefaste serait celle de nier ce piètre bilan 
de l'activité économique rtgionale! 

Dans la vallée de la Matapedia, c'est en manifestant ouvertement son 
mécontentement que la population de  Sayabec a dkcroclié «un gros lot 
à la loterie industriellei>, soir une usine de panneaux-particules et la créa- 
tion de 370 nouveaux emplois. 

C'est donc en prenant les choses en main que l'on obtient des résul- 
tats. Pour conIrecarrer la dégradation de l'économie régionale, la rtgion 
a un urgent besoin d 'une politique de développement économique 
rationnelle qu i  saurait s'adjoindre le plus d'éléments favorables pos- 
sibles. » 

Source: Claude Ptclei. Éclto de La LrPvre, 2 septembre 1981. 
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Hier je travaillai! 

Hier travailleur, 
Aujorird'hui chbme;ii 
Demain assiste-socizil 
Aprb demain??? 

Hier je ~riivaillais cliei? Nanicl, 
Ou a I'hûpital u r  appel, 
Ou journaliei' pour la voirie, 
Au Produit Cinienr 
Ou <(liclpcrii au resiauranl. 
Chez 'lrernblay Trarisport. 
Ou Kona Sport, 
A l'usine Norbec. 
Ou quelques niois cans I'ZEC 
On pciil pas dire que i'ouvrage plerivait, 
Mais un gars qui vciulait st: debrouillair. 

Hier !ravaillcur, 
Atijoirrd'hui chômcur, 
Demairi. assisté-social, 
AprL's deninin??? 

Aujoiird'hui chez Nantc2, 
0ii à l'hôpital sur i.pp~1, 
Au niouliii i scie. 
Ou jourlialier poiir la voirie. 
Au Produit Cirnmt, 
Ou cchclperii ail rcsïauranr. 
Chcz Trembla)' Transporr, 
Ou Rona Sport, 
A l'usine Norbec, 
Ou dans I'ZEC, 
On n'engage plus. On fernie, 
On n'appcllc plus. on dinrlnue le pcrsoiinel, 
Parioiit on sc bar, an se dtrnènr, 
Avec dcs créanciers qrii ront clu zèle. 

Hier travailleur, 
Aujourd'hui clibmeur, 
Dcnrüin asskié-social, 
Après demain??'? 

vcinain, plus de ferrnclurrs, 
D'usines, de coirinierces. de restaurants, 
Perles dr inaislins, saisies de voiiiires. 
Uéména=r.meiit pour plusieiirs re~idants, 
Coupurcs dans l'assurance-chôrr--- 
Ericorc plus d'asçis~ancc sociale, 
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Seuls les projets drriinent dc I'ouvragc, 
\+al payi.. saris akenir,  aucune sésurili. 
L.3 vie nu jour Ic jour, sans idéal. 
Prendre lin coup pour cssayçi- d'oublier 
Que nous avoiis perdu nofw fit'r~;, 
Seiil un tiai.ail décent peu! rious la redonn 

Apres deiiiaiii?'?:' 

Après deninin, Ca dfpcnd dc nûri3, 
Soif iinc 7onr sinistrée, 
C)u uiic rtigion qiii se iienr debout. 
Dcs aujourd'hiii, i l  faut s'organisci, 
Sc rcgroupcr: commerçants,  irauriilleurs, 
Aasistcs sociaux. fcriniers, çhbmeiirs. 
Une manifesiatiori s'nrgaiiiac le premier mai, 
II l a ~ i  tous tn grand noiiihrc y participer, 
RCclamrr Ir droir aii travail, 
VéinCitriger ii'a rien qiii vaille. 
Kéclaiiicr Ic d r o i ~  dc vivri: ici, 
Poiir iiorre rigioit c'est unc qi~csiion (Ic si1 

Auieur: h 
Ce poimt 
le ler ina 
c,...-,.fi.. r 

,tc lors dr la soircc de la f ? ~ c  dts iravaillc 
tcole Sainte-Croix dc L'Annonciation. 

.,VUILG, L I I V K I I I I I U ~ I J ~  rlir Nord, 26 avril 1982. 

ler mai: Un geste symbolique. 

((Plus d'une centaine de personnes ont participé samedi le Ier mai 
dernier à L'Annonciation, A une manifestation ayant comme but une 
sensibilisation à la population, aux intervenants économiques du milieu 
et aux deux députés du comté, aux problèmes économiques actuels qui 
sévissent dans la VaIlte de la Rouge. 

Cette marche symbolique s'est dkroulee dans le calme. Les manifes- 
tants pancartes a la main ont scandé d e  nombreux slogans tout au long 
du  parcours qui s'&tendait de l'école Ste-Croix jusqu'au Centre Hospi- 
talier des Laurentides. 

Parmi les manifestants on remarquait la présence du maire de 
L'Annonciation, M.  Jean-Paul Boileau, les représentants des travail- 
leurs de la scierie K3, de l'usine Nantel et du Syndicat National des 
Employés du CHDL, ainsi que les membres du ComitC Organisalcur 
des Fètes du l e r  mai a L'Annonciation.>, 

Source: Denis Viger, L'ÉC~O do La Liévre, 5 mai 1982. 
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LES En 1981, Bell Canada abolira les lignes rurales où cerrains abonnés de rélk- 
COMMUNICATIONS phone devaient parrager une ligne avec plusieurs autres abonnes. En 1985, 

la route principale des Laurentides. la route 1 17, a éré consid6rablement amé- 
liorke de Saint-Jovite a Labelle pour devenir une véritable autoroute qui 
rejoindra L'Annonciation à la fin des années 1980. Mais le trace de I'auto- 
route contournant le village de L'Annonciation suscite une vive inquigtude 
chez les cornrnerçants qui  craigneni une baisse du nombre de touristes. 

Le transport aérien a compléternent disparu dans la région. Lapiste d'alter- 
rissage de La Macaza est abandonnée malgré cenaines volontés du milieu 
de continuer le service en relation avec le développement du centre de ski 
Mont-Tremblait ou iine clientèle américaine et ontarienne utiliserait le charter 
aérien comme mode de transport. Un aurre projet a été proposé en 1981 pour 
ouvrir une école de pilotage. 

Pendant ce temps, la voir ferrée subit presque le même sort. La compa- 
gnie d u  Canadien Pacifique délaissa, en 1970, toutes ces gares, réduisit le 
service ferroviaire A sa plus simple expression et songerait A dkmanreler toute 
!a ligne. Mais une volonté régionale luite contre ceue éventualité et veut relan- 
cer le service de marchandises par le train et désire sauvegarder les gares. 

Pour comble de malheur, la compagnie d'autobus Voyageur annonce. en 
1984, qu'elle veut réduire de pres de la moitié ses services de transport. 

Au niveau local, l'ancien pont couvert du village est démoli en 1961 pour 
faire place à un nouveau ponf en béton que  l'an baptisera C6me Cartier. 
En 1965, on proctda a I'asphal~age des rues er en 1979-1980, au parachève- 
ment de la rue Labelle. 
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Canton Marchand: 91 ans d'existence et 1 mille d'asphalte. 

(<Le Canron Marchand avec un rotal de  70 milles de chemin a entre- 
tenir dont 46.8 milles sont totalement à sa charge, ii'a que 1 mille de 
chemin asphalré; ceci est son bilan pour 91 années d'existence, munici- 
palire fondbe en l 'an 1887. C'est un bien triste bilan. 

Le Canton a touc a envier des routes de la municipalitk voisine, celle 
de L'Annonciation. q u i  a des routes complètement asphaltées et bien 
entretenues. Régle générale: voiis êtes a L'Annonciation, si le chemin 
est pavé et vous payez moins cher en taxe pour chaque cent dollars 
dJévatuat.ion; L'Annonciation en est à 65 cenrç du 100 dollars d'eva- 
Iiiation et le Canron Marchand à 75 cents du 100 dollars d'évaluation. 
«Au Canton, le pavage est impensable!n nous dit-on. Pour ma part, 
j'aime mieux penser au  pavage au lieu de penser que je n'ai rien eu 
pour mon augmentation de taxe muiiicipale. 

La situation esr si aberrante que la réalité est souvent mise de côté 
afin de garder sa santé d'esprit. Un voyageur peut laisser les chemins 
de  terre au Canton Marchand et cheminer jusqu'it l'océan Atlantique 
ou jusqu'a l'océan Pacifique, s'il le désire, sans être oblige de laisser 
une seule fois l'asphalte. Surement, il doit y avoir quelque chose qui 
ne va pas dans tout ça. Une chose est certaine, ce n'est pas par écono- 
mie que iious gardons nos chemins de terre. 
A chaque mille que  votre auto fait sur un chemin de terre, I'expe- 

rience peut vous coûter jusqu'à 10 cents en plus l e  mille pour l'usure 
prématurée, soit des pneus, de la siispension, etc ..., votre auto se fait 
tout simplement déchirer par la laveuse et les nids de poule. C'est seu- 
lement «écologiquement parlant>i que c'est le (<fun» de  se promener 
dans le canton.)) 

Source: Charles Clcrrn~iiir. Le Messugei Rdgionol. 6 juin 1478. 
- 
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Aspects sociaux 

Né des proniesses électorales et du patronage du ministre de la Santé dans 
le cabinet de Duplessis, Albiny Paquette, l'Hôpital des Laurentides a été bitri 
pour héberger des malades chroniques de sexe masculin. Au début, ses 778 
lits accuei[laient ie trop-plein de patients dits <<chroniques el incurables» de 
l'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu et de l'Hôpital Saint-Michel Archange. Les soins 
hospitaliers étaient alors dispensés par 10 Fréres de la Charité sous la dircc- 
[ion de la Corporation de I'Hdpital des Laureniides composée de notables 
du villügc: Onésime Noël. marchand, président et Lucien Cyr, notaire, 
secrétaire-trésorier. Mais en 1961, a la suite de la publication d'un ouvrage 
intitulé Les Fous crient au secours de Jean-Charles Pagé dénonçant les con- 
ditions d'internement a l'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu (aujourd'hui connu sous 
le nom de l'H6pitaI Louis-Hyppolite La fontaine), le gouvernement du Que- 
bec institua une commission d'enquëte auprés de tous les hôpitaux psychia- 
triques au Québec. 

L'HÔPITAL DES La Commission Bédard visita l'Hôpital des Laurentides en 1962 et releva 
LAURENTIDES plusieurs anonialies, entre autres, les religieux obtenaient de certaines indus- 

tries de Montréal des contrats d'ouvrage à la pièce exécutés par les patients 
qui ne recevaient pas de rkmunération saur les 9 cigarettes par jour; les patients 
recevaient la visite d'un psychiatre seulement 4 jours par mois; il n'y avait 
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pas de programme récréatif, ni de matériel de laboratoire nécessaire aux soins 
mddicaux des patients; il y avait une salle d'accouchement alors que I'hôpi- 
ta1 ne recevait que des patients de sexe masculiri. Dans ses conclusions. la 
Commission Bédard n'est pas tendre envers le régime Duplessis et le minis- 
tre de la Santé Albiny Paquette en qualifiatit l'Hôpital des Laurentides de: 
«iribut imposant A l'incompétence de  ceux qui l'ont conçu, tribut d'ailleurs 
d'un grand luxe, puisqu'on y a dépensé environ seize millions de dollars 
(16 000 000 $) h une période ou les autres hôpitaux psychiatriques existanis 
se voyaient refuser les allocations indispensables A un bon traitement de leurs 
malades, sous prétexte que la Province n'avait pas les fonds nécessaires. 

En plus de construire, sans s'être souci4 de priparer du personnel, ce qui 
semble être devenu une iradition, quand il s'agit d'hôpitaux psychiatriques, 
on a poussé l'ineptie jusqu'a choisir u n e  rCgion quasi-inhabitée, a cent (100) 
milles de Monrrkal, condamnant un tel hbpital a des difficu1tt.s sans f in  dans 
le recrutement f u t u r  d'un personnel compttent. Sans compter que cet iloi- 
gnement considkrable de son milieu est en soi anti-thérapeutique pour le 
malade et ne contribue qu ' à  intensifier le rejet de la société envers ses rnala- 
des meniaux. A une période ou tous les experts au monde (el cela depuis 
vingt ans) recommandenr l'intégration de l'hôpital psychiatrique aux servi- 
ces médicaux de bien être social, de rkhabiliration, etc.. nous célébrons 
l'ouverture d'un hôpital ridicule qui va A l'encontre de toutes ces directives 
qui onr déjà prouve leur bien-fondé dans maints pays du mondes.)> 

Ei voila une institution Iiospitalière qui ne répondait guère a des considé- 
rations d'ordre épid4miologique et démographique concernant la petite agglo- 
mération de L'Annonciation. Il s'agissait de créer d u  travail à des chômeurs 
sans espoir. Donc, comme Michel Foucault le notait, encore une fois la folie 
servait d'alibi aux puissances sacrées du labeur? Au lendemain de la Com- 
mission Bédard, le gouvernement du Québec faisait de l'Hôpital des Lau- 
rentides un projet-pilote basé sur les principes de  la psychiatrie communau- 
taire, en offrant à des gens gravement malades et A des débiles mentaux une 
chance de vivre dignement leurs conditions humaiiies hors des inurs de l'ins- 
titution. C'est ainsi que les habitants ont été confrontes «in vivo» avec les 
patients psychiatriques circulant tout partout dans le village et hébergeant 
dans des familles «nourricières» où il n'y avair pas de coupure entre popula- 
tion normale et population déviante. Les gens de la place accepièrent le fait 
de vivre de la folie er de changer leur conception de la folie en accordant 
la priorité au pôle économique que constituait I'liôpital sur l'image rkpul- 
sive qu'inspirait la folie. Mais selon une ktude de Henri Dorvil, cette situa- 
tion recelait une forte dose de dangerosité. P I  démontre que l'impact de la 
proximité de ce centre psychiatrique auprès de la population semble avoir 
généré la folie dans la région par une recrudescence du nombre de patienis 
originaires du coin et kcrit que <<le village de L'Annonciation est maintenant 
reconnu comme la capitale de la c<f~liei>. '~)> 
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La rdvolutian psgchiatriqiie au Québec devait passer 
par 1,'Annonciation (1963- 1970). 

< I  risée par le vent de la révolution psychiatrique, l'équipe 
r e s ~  de la mise cn activiré dc l'hhpital dkmarre pas de géarit. 
Le docteur Lemieux avait été nomnré a son poste le 15 février 1963; 
Ir 15 avril, I'hbpital accucillc Ic prcmier patienr local jamais hospita- 
lisé; le ler mai, la corporation de l'hapital i-ioinme son premier direc- 
teur général; en juillct, un départcmcnt de service social est ouvert et 
la première inf'irrnièi.~ diplornée cst embauchee - i l  y en aiira quatre 
avant la fin de l'année. Septembre 1963 marque l'ouverture d'un ser- 
vice actif mixte dc 40 lits. L.'admission de la piemiére «patiente» dails 
l'histoire de 1'HTjpital et la réorganisation du servicc médico-chirurgical 
avec l'aide de quame médecins. En octobre, on ouvre les départements 
d 'elect ro-encéphalographie, de psychologie, de réadaptation, de recher- 
che et d'enseigiiernent. 

L'activation de 1'1iÔpital comprend aussi un  programme d'extériori- 
sation des services. En novembre, c'est la création du prcmier atclicr 
protégé; en décembre, le premier foyer affilie reçoit 13 patients. La «sec- 
toiisationi, au sein cl'une psychiarrie communautaire devient Ic prin- 
cipe ir. C'est urie ({première)) au Québec. 

R patients a la cornmuriauté ktait le <dcrcdo» de la réforme. 
La désirist~tutionnalisatian devait sauver le malade d'une vic que per- 
sonne ne devrait vouloir vivre! Elle était également cerisée sauver I1hôpi- 
ta1 dant le décongeslionnement étair indispensable au projer d'activa- 
tion. En 1963, I'liôpital comptai1 643 rbsidcnts, mâlcs et chroniques. 
En 1970, la population intcrnc avait btk réduite à 497, dont 356 hom- 
mes et 141 femmes, aigus ct chroniques. Ccttc diminution du nombre 
absolu de patients à I'hopital était accompagnée d'une augmentation 
dc 176% des admiss~ons annuelles qui passaient dc 387 (1963) à 1 067 
(1970). Comme partout ailleurs, l'activation s'était faite au rythme d'uiie 
portc tournante. En 1963, il y avait 033  réadmission pour chaque pre- 
mière admission ct cn 1970, cette moyenne s'élevait a 3.2. La dur& 
de séjour avait aussi considérablement diminué, de dix ans en 1963 à 
six mois en 1970. Er1 1966, l'h8pital admettait déjà 5,2 patients pour 
cfiaque lit d'hôpital. En 1970, au coeur d'iine crise sévère, on procé- 
dait encore à 4,1 admissions par lit (la moyenne provinciale &tait alors 
de trois par lit). À ce véritable jcu dc chaises musicales, ou plutôt de 
lits musicaux, 1'Hfipiial dcs L.aurcn~idcs était l'un des plus actifs de la 
province. Quant a la qualité de ia musique, faur-il se fier aux louanges 
inlassablcs dcs observateurs dc l'époque, ou étions-nous en train de c:-'- - 
Ic beau mythe des Laurentides ou tous s'accordaietit pour célébrer 1' 
d'or de la réforme et pour garder espoir dans les rnoirients diffici: 

reer 
âge 
les? 
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L'aube de la réforme n'avait suscite aiicune resistancc particiilière 
de fa part des villageois a qui on apportait du travail ct des services 
lh où il n'y avait rien. L'éloignement des milieux urbairis rcndait poiir- 
tant difficile le recrutcrnerit de spécialistes. ({Arnetier des Canadiens fran- 
vais aiix Laureritides, conime disait le docteur Lemieux, c'était comme 

drc de la Esquimaux - une fois cnipaquetée! f i  

igiqiie ét; ter des étrangers. 
.sres vinr~ isse, d'Argentine, dc Haïti, du Portu- 

gal, d'hspagne. de France, d'izgypte et des Etats-Unis. Ils ne savaient 
pas tous parler français, mais «ils apprirent vite>). A un munient donne, 
qiiatre seulcmcnt des 16 psychiatres aux Laurcritidcs Staient d'origine 
francophonc qukbtcoise. 

Alors que Ic personnel spécialisé était importé de l'cxtérie~ir, les gar- 
dicns et aides-infirmières venaient, comme avant, des viIlages environ- 
nants. L'IIÔpital dc L,'Annonciation était I ' i i r i  des plus gros employeurs 
dc main-d'oeuvre non spécialis~e de la région. Mais le succès de la 
désinstiti~tionnalisatjon devait bientôt constiruer une menace poiir ces 
t.ravaiIleurs et pour l'économie locale. Alors que la vocation udortoir)) 
de l'hapital diminuait en importance, le besoin quc l'on avait de ces 
travailleiirs diminuait aussi. 

I.e succès de la réforme avait préparé sa destriiction. Une premiére 
crise éclafn cn 1968 lorsque le docteiir Le~nieux fit part de ses plans 
pour mer I'tiôpital, maintenant trop gros, en une le 
convi avec une petite section de psychiatrie. 1.e pl l e  
«desi : centre de traitement actif a Saint-Jérfime oii iir 
mieiix desservir la région. La réacrion de la population locale tut telle 
que le projet dut Etre abandonné. Ce ((gagne-pain)) du village, qiii lui- 
mêmc mangeait près de 75% du budget régional pour la psychiatrie, 
étair devenu u n  fardeau. Trop grand ct mal situé, l'hôpital n'en était 
pas moins iiidispensable à la survie Cconomiqiir des villageois. 

Les débuts de la  fin. 
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La situation devient de plus en plus tendue. Deux camps se forment: 
le5 ~<hospitalocentristcs» qui réclament un retour à l'hôpital ct les (tconi- 
muna~itaristcs» qui favorisent une plus grande implantation des soins 

chiatriques dans la auré. 
.a décision du docte1 ux eii 1970 d'acccy 'il a appelé 
ie pvsition plus grati ~cadCmiquerncnt SI :)> a Hamil- 

.:n Ontario, provo+, ,.,, ,scalade du conflit. Piiis, c'est son suc- 
ur qui démissionne en claqiiant la porte. I.es directerirs dcs servi- 
e réadaptation, de service social et de psychologie, plusieurs 
iiatres et aut rcs professionnds font de mênic. 1.e noiiveau dircc- 
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teur des services professionnels ferme les départements de recherche 
ct d'eriseignement. C'est la débâcle! La surintendance de I'hopital, 
prcsonnc nc veut, est liilalernerit offerte à un médecin de faniil 
la région qui  avait Cpousi! les intérêts locaux. Le nouveau surinie1 
accuse bientht les psychiatres de négliger I'hbpital et leurs patienr' 
passant lcur rcmps bien payé dans les cliriiques externes. Se range 
du coté des hospir:~loccntristes, i l  réclame un retoiir à l'hdpital. P 
ceux qui avaient bâti le système, c'était iriaçceptable. Les clinia 
cxtcrncs ci  nt un  mouvement de récession. Le surinter 
ordonne la .e de deux cliniques et deux autres ferment d' 
mCrncs. Le r nori-reroiir est atteint. 

I s s  choses von1 ae mal en pis; un drame local vient rcnïorccr la posi- 
tion dcs hospitalocentristes. Uii patient s'échappe de I'hljpital et incendic 
l'église localc. Cet assaut impardon~iable donne bonne conscience aux 
villageois dont la rEaction typique est de dénoncer la pratiauc dc dcsins- 
titut ionnali ~ lgre  le fait que le 1 I question 
cn foycr . 11 :rit la constriiction tc d'un II 
autour dc et atinonceiit qu ' i  assez de 
sur leurs rroriolrs! Leur acharnement signirie claircmcnt qu'liç ne peu- 
vent surtout pas se passer de lY1i8pital ni des emplois que cclui-ci iour- 
nissait. {(Tout est arrivé cn m h n r  temps, noiis dit iin psychiatre cricorc 
déçu en se rappclant que peu aprks u n  autre appel ((au secours)i appa- 
raissait dai. rnauii de la région pour résonner dans tout le Que- 
bec. C'étai c du <<Front de libération papulairc des patierits),, 
l'un des nc fronis de libération qui virent le jour peu après la 
crise d'octobre [Y-/O. Dans son manifeste, le Front condamne le pro- 
grainme d'int4grat.ion et de réhabilitation à la vie (inormale)) daris Ir 
village; il denoncc I'cxploitation financière des patients par ccrtairis rnar- 
cliands du villagc; affirme qu'a  cause de leiirs habits qu i  laissent devi- 
iier leiir identité, Ics patients sont traités différemment; il ajout1 
le travail en ateliers prolégés ne leiir doniie pas les diplomcs nécl 
res pour trouver uri bon rniploi; ils ne peirvcnt aspirer qu'à deven 
laveurs de vaisselle. Le Front réclame donc le retour à l'asile: <(SI on 
va en réadaptation, c'est pour la vie. 011 serait giiéri plus vitc si on res- 
tait <(aux étages)) eiiferrnés a l'intérieur» (Le Petil Joiirnal, 18 mai 1971). 
Un bon poiiit pour lcs hospiralocentristes, contre la désinstitutionnali- 
sation. Les patients sc plaigni ils, de l'atmosphère conflic 
qui divise I'instilution cr rés nsi la situation. 

«Le prrsoiinel nc s'entend l'administration; les psych 
ne s'enrendenr pac entre eux; il y a iine guerre entre la vieille gai 
la noiivellc [...] et c'est nous qui mangeons de la m.. . A la fin. 

Le Petit Jo~rn~al ,  18 inai 
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Donc, en plus des tensions explosives entre hospitalocentristes et 
munautaristes, la icc de professioriii les orienta- 
; et aient souvent in blcs, rendait la siti enablc pour 
- y compris et su ~r le patient, sur le ;ui sc faisait 

toute la bataille. 

iels dont 
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La fin d'un glgc d'or 

Entre-temps, la lenteur des négociations salariales avec le gouverne- 
ment, de même que l'abolition de la prime d'éloignenient de IO%, favo- 
risent le retour vers la ville et l'abandon d'un rêve qui  avait & r i  trop 
bcaii. II n'y avait plus d'iiitérêt financier à être en zone periphériqiie, 
ni de compensations morales. 

L'adoption du plan d'assurance-maladie, avec sa <ccastongueite», 
venait a point, facilitant le retour à la ville et à la pratique privée. 

La psychiatrie communautaire étair à bout de souffle, étranglée par 
des forces dc freinage typiques d'uii systènie bien établi et qui veiir sur- 
vivre. Tout semblait pointer vers le retour à l'asile, Aprés sept ails, l'âge 
d'or était dcjA du passé!>) 

Source: Exrrait du livre de Francoise Uoudrrau. Be I',4sile il la sari16 i?ienrnlc, Ediiion 
AIberr Saint-Martin. Monrrkal, 1'184: 116-124. 

Mais certains évknements amkneront la population à concester I'expkrience 
de la psychiatrie communautaire et 21 rdclamer le retour A l'asile. En 1964, 
la municipalité du Village de L'Annonciation se plaint «que la présence des 
malades dans certains établissements commerciaux éloigne plutôt une partie 
de la clientkle et oblige à une attention spéciale; que les incidents arrivés au 
Lac Norninirigue, imputés a un déséquilibré, cause u n  certain dommage aux 
proprietaires de camps dont plusieurs d'entre les familles qui les occupent 
n'osent pas laisser leur femme seule avec les enfants et, en conséquence, 
s'exempte d'y aller et parfois, de louer1'.» et demande que les malades ne 
soient pas lajssks libre sans surveillance et qu'ils sojent entrés a 9 heures du 
soir pour la durée de la nuit. En 1970, les kglises de Labelle et de L'Annon- 
ciation sont incendiées par un parient de l'hôpital. C'est la goutte qui fait 
ddborder le vase. Les villagcois se sentent assikget par les malades et récla- 
ment à cor et à cri l'édification d'un mur ceinturant I'hopital. Plus tard, en 
1977, le conseil municipal de L'Annonciation demande à ta direction &ne- 
rale du Centre Hospitalier {(s'il y a du danger, sur le côté émotif et psycholo- 
gique, de la part des enfants vis-li-vis les débiles psychiatriques, lors de leur 
présence conjointe au terrain de jeux1'.» Des drames sont souvent évites de 
justesse a L'Annonciation comme ce f u t  le cas d'un rtsident d u  Lac Paquet 
qui eut la surprise de sa vie de trouver un jeune homme adans un érar de 
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confusion compléte, en train de prendre un bain ayant à sa possession trois 
armes A feu chargées à bloc et tirant en tour sens sur ce qu'il croyait être 
des <cindiens»".» 11 réussit A calmer l'intrus et alerta la police. Cela se passa 
pendant I ' t t t  1985. 

L'expCrience de la psychiatrie communautaire du Dr Lemieux dura 7 ans, 
soit de 1963 A 1970. Puis en 1971, après dix ans de lutte, et sous la menace 
de la population d'envahir I'hdpital, le gouvernement d u  Québec ouvrit un 
département de mkdecine gtnkrale er rkorien~a l'Hôpital des Laurentides vers 
une diversification de ses activitks, en mettant ses ressources aux services de 
la communau~t~ .  L'introduction de la médecine et de la chirurgie allait lui 
conférer un rôle d'liôpital gkneral en 1976. Aujourd'hui, I1Hôpiral des Laii- 
rentides offre des soins géniraux de courte durée a la population, une cljni- 
que externe médicale et une clinique d'urgence de première ligne, des soins 
psychiatriques de courle durée, une clinique externe psychiatrique des soins 
prolongés, un centre d'accueil A la déficience mentale auquel neuf pavillons 
sont rattachés. Mais l'Hôpital des Laurentides demeurera jusqu'a aujourd'hui 
une institution marquée par de nombreuses grèves, des congédiements, des 
démissions i la direction gknérale et à l'unité des soins psychiatriques, anes- 
thésiques ou médicaux dont la recherche de meilleures conditions de travail 
et les problèmes administratifs de tout ordre sont les principales causes. 

LES SERVICES Mentionnons qu'au Centre Hospitalier des Laurentides s'est ajoute u n  Cen- 
SOCIAUX tre médical en 1975 avec les docteurs Michel Gautliier, F. Hardy et M. Pelle- 

ET DE SANTE tier. Ce centre sera mal vu par les médecins de l'hôpital qui y voient un com- 
pétiteur. À la suite d'une skrie de problémes, le docteur Gauthier claquera 
la porte et quittera la région e n  1983. Tous ses dossiers médicaux seront alors 
remis entre les mains de la Polyclinique de la Rouge, fondée en 1982 sous 
la direction des docteurs André Comtois et Pierre Martin. J I  Faut ajouter 
le point de service du centre local de services communautaires (CLSC) des 
Hautes-Laurentides ou 4 personnes dispensenl des services de types commu- 
nautaires et de santé de premikre ligne depuis 1978. Au mëme endroit, le 
Centre des Services Sociaux de l'Outaouais offre des services par l'entremise 
d 'un travailleur social en permanence. 

Pour recevoir les personnes âgées de la région, un centre d'accueil a été 
mis en place au village en 1971 grâce a l'initiative d'Adrien Charbonneau 
et de Frédéric Cotte. Au dkbut, le Centre d'Accueil Côme Cartier accueillit 
39 bénéficiaires et était dirigé par les Soeurs de la Cliarité d'Ottawa jusqu'en 
1976. Pour compléter les services dispenses aux bénéficiaires, on créa un orga- 
nisme de loisirs, le Cercle du Bel Âge de L'Annonciation. En 1978, une réso- 
lution du conseil d'adminjstration du Centre d'Accueil Côme Cartier est 
envo)~ée à la municipdit6 du Village de L'Annonciation demandant I'jrnplan- 
talion d'une habitation B loyer modique (HLM) de 20 logements. Ce projet 
se réalisera en 1981 et portera le nom de «La Villa de la Source>>. Pour-les 
gens du troisième âge, mentionnons aussi la fondation d'un Club de 1'Age 
d'Or le 23 décembre 1976. 
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Parrni les aut.res services sociaux créés nommons le Sent.ier des Handica- 
pés de L'Annonciation qui, depuis 1980, cherche à briser l'isolement de  la 
personne handicapée en améliorant sa qualité de vie et en la laisant partici- 
per a toutes les sphères d'aclivitks de la société. Citons le cas de la garderie 
d'enfants ((les perits bourgeons)) qui ,  aprPs plusieurs tentatives, en 1973 e l  
en 1980, se réalisera en 1985. 

D'aiitres organismes sociaux soiit préselits a L'Annonciation comme la 
Socikte Canadienne de la Croix-Rouge, l'Association de la paralysie céré- 
brale du Québec, I'Aciion Bénévole de la Rouge, les Alcooliques Anonymes 
et le Cercle des Fermiercs. 

Quand fut construit l'Hôpital des Laurentides, cette institution employa pres- 
que toute la main-d'oeuvre active parmi les cult.ivateurs, les journaliers et 
les chômeurs do Canton Marchand et du village de L'Annonciation. Alors 
Que le syndicalisme n'existait que dans le monde de l'enseignement regrou- 
pan1 une trentaine dlenseignant(e)s a l'école Sainte-Croix, voilà que les 
employé(e)s de l'hôpital se regroupent a l'intérieur de la Confédtration des 
Syndicats Nationaux (CSN). Du jour au lendemain, la majorité des habi- 
iants se retrouverent syndiques et protkgés par un travail stable et rémunéra- 
teur. II ne fait aucun doute que I'actioii syndicale a profondément modifié 
le visage social et économique de L'Annonciation pendant ces vingt derniè- 
res années. En 1964, les professeurs de l'école Sainte-Croix font partie de 
la Centrale des Enseignanrs du  Québec (CEQ) et sont membres du Syndicat 
des travailleurs de  l'enseignement Henri-Bourassa (STEHB). À cette épo- 
que, le traitement annuel des enseignants se situait en moyenne A $3,500, 
et celui des enseignantes à $1,500, Vingt ans plus tard, tous les enseignanrs 
des niveaux primaire et secondaire (laïques et religieux) gagnent un salaire 
moyen, identique pour les hommes et les femmes, d e  $25,000. Comme dans 
l'ensemble du secteur public au Québec. l'école Sainte-Croix a été le lieu de 
nombreux conflits de  travail qui atteignit son paroxysme en 1983 lorsque le 
STEHB alla jusqu'a expulser les syndiqués qui  franchirent les lignes de 
piquetage. 

Piroro de gairchr: 
Grève à IJl-lÔpi!uI 
des Lairren!rdes. 
Plioro de droire: 
Grève ir I'écolr 
Soinre-Croix. 
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Puis, au tournant des années 1980, le syndicalisme gagne du terrain du 
côte municipal. Après une tentative de syndicalisation en 1981, les employé(e)s 
municipaux du Village de L'Annonciation obriennent, trois ans plus tard, 
leur accréditation syndicale auprts du Syndicat Canadien de la Fonction 
Publique (SCFP) qui est membre de la Fédération des Travailleurs du Qué- 
bec (FTQ). II faut dire qu'en 1981, la démarche de syndicalisation des 
employC(e)s municipaux de L'Annonciation a eu l'effet d'une bombe parmi 
les membres du conseil municipal et auprès de certains commerçants qui 
appréhendaient que la syndicalisation n'atteigne leurs propres commerces. 
Ayant décelé un vice de procedure dans le contenu de la demande d'accrkdi- 
tation syndicale, le conseil municipal contesta la syndicalisation de ses 
employé(e)s. Mais en 1984, les ernployé(e)s entreprirent avec succès une nou- 
velle demarche de syndicalisation. Toutefois, le conseil municipal rtpliqua 
en contestant le droit A la syndjcalisation de trois employés et en congkdiant 
nul autre que le président du syndicat, Luc Poirier, un ouvrier de la voirie, 
sous prétexte d'un surplus de personnel. Par la suite, pendant I'annie 1985, 
on rkengagea le président du syndicat et on entama les négociations entre 
les deux parties qui aboutirent à la signature d'une première convenrion col- 
lective au débui de l'année 1986. 

Aspects culturels 
LES ÉCOLES Depuis 1960, L'Annonciation et Canton Marchand ont connu de grands cban- 

gements dans le domaine de I'kducation: consrruction de l'école Sainte-Croix, 
fermeture de toutes les écoles de rang, signarure de la prernitre convention 
collective de l'Association des Éducateurs Catholiques de la Région de Saini- 
Jovite, rapide scolarisation, application de nouveaux programmes pédago- 
giques. 

Bâtie par la compagnie Construction Laurentienne, selon les plans de 
l'architecte André Simon, 1'Ccole élémentaire de Sainte-Croix sera inaugu- 
rCe en 1961. 

Dirigée par les soeurs et les frères de Sainte-Croix, l'école démentaire mixte 
de Sainte-Croix comptera en 1962, 748 élèves. En 1971, la population sco- 
laire est de 789 elkves à l'école Sainte-Croix, 114 a l'dcole Saint-André et 
142 a l'école Champagne. En 1981, l'école élémentaire et secondaire de Sainte- 
Croix comprendra 697 blhves. 

Au dCbut des années 1960, les commissaires d'écoles ont dO faire face à 
une pénurie de locaux et au problème d'un personnel non légalement quali- 
fié. Plusieurs enfants feront leur ciasse dans les salles municipales du Can- 
ton Marchand et du Village de L'Annonciation. En 1964, la perte des com- 
missions scolaires de Labelle et de La Minerve portera un dur coup a 
l'organisation scalaire de L'Annonciation entrahanr une diminution de la 
population scolaire et, plus tard, ie transfert des cours de la 10e et 1 le année 
à Morit-Laurier. 



À partir de 1966, la commission scolaire de L'Annonciation réclamera la 
construction d'une polyvalente à l'école Sainte-Croix. Cette école deviendra, 
en 197 1, la propriéte de la Commission scolaire Henri-Bourassa et se trans- 
formera en ~iolyvaleiite en 1973. Les travaux de construction seront exkcutks 
par la firme Jasmin Construcrion suivant les plans de  l'architecte André 
Simon. Inaugurée le 20 avril 1974, la nouvelle école Sainte-Croix implantera 
une nouvelle pédagogie: le systèirie à aires ouvertes permettant différents 
regroupements d'élkves selon les besoins et le but visé par le cours. Elle se 
caractérisera aussi par la cohabitation des niveaux blémentaires et secondai- 
res 1, 11 et 111. En 1981, ce sera le niveau elkmentaire qui expérimentera un 
projet pédagogique appel6 le systéine d'apprentissage géré par l'élève (SAGE). 

Comment en venir à bout avec la jeunesse? 
En 1968, les commissaires d'écoles de L'Annonciarion décrètent un 

reglement contre les cheveux longs et les mini-jupes. Tous les jeunes 
qui désobéiront au règlement seront espulsks de l'école. En 1970, les 
commissaires d'écoles fermeront la discotheque à l'école Saint-André. 
En 1982, des parents réclament la fermeture de la boulatheque ou les 
jeunes se divertissent aux jeux de billards, de hockey sur table, de maclii- 
ries a boules et d'arcades. Leur requête sera battue. 

Par la syndicalisation, le monde de l'enseignement a complètement cliangk. L'ACTION 
La signature de la première convention collective entre la commission sco- SYNDICALE 
laire de L'Annonciation ci l'Association des Éducateurs Catholiques de la 
Région de Saint-Jovite en 1964 améliorera de beaucoup les conditions de tra- 
vail des enseignant{e)s qui ne seront plus sous le joug des commissaires 
pouvant les congtdier autrefois par une simple rtsolution du conseil scolaire, 
qui obtiendront un salaire égal sans discrimination de sexe, eic. Ces change- 
ments se feront douloureusement par l'exercice du droit a la grève en 1967, 
1969, 1972, 1976, 1982, 1983. Ce moyen de pression sera également employé 
par les é lè~es  du secondaire en 1974 pour appuyer les étudiants des CEGEP 
sur la question des prêts et bourses. 



268 Le Nord, mon Père, voilà notre avenir. .. 

A Avec la création du ministère de l'Éducation, on vit naître en 1964. les com- 
SCOLARISATION missions scolaires rtgionales Pierre-Neveu et Henri-Bourassa, desservant tout 

le comte de Labelle au niveau de l'enseignement élkmentaire et secondaire. 
En 1984, la régionale Henri-Bourassa sera dissoute et l'administration de 
l'enseignement secondaire s'intkgrera a la régionale Pierre-Neveu. Pour la 
poursuite de leurs études secondaires, les jeunes de la région de L'Annon- 
ciation doivent se rendre à la polyvalente Saint-Joseph de Mont-Laurier. Il 
faut ajouter le Service de ('Éducation aux Adultes de la Commission sco- 
laire Pierre-Neveu offrant un grand nombre de cours en collaboration avec 
le Centre de main-d'oeuvre du Canada et les Collèges de Saint-JérOme et 
de Hull. 

De 1966 A 1972, un centre de formation pour gardes-malades et infirmiers 
auxiliaires formera A l'Hôpital des Laurentides un personnel infirmier qua- 
lifie. Au total 90 personnes recevront des diplômes. 

Après plusieurs années de revendications des gens de Mont-Laurier et de 
la MRC Anroine-Labelle, pour dtvelopper chez eux le niveau d'enseigne- 
ment collégial, le ministère de l'Éducation décida, en 1983, qu'il y aura un 
pavillon A Mont-Laurier dont la direction sera confiée au collège d'ensei- 
gnenient général et professionnel (CEGEP) de Saint-JCrGme. Cette victoire 
fut  importanie. Un plus grand nombre de  jeunes pourront accéder aux étu- 
des collégiales. De 1983 à 1985, la clientèle passa de 1 10 A 190 étudiants. Et 
l'on a espoir d'y intégrer un centre d'excellence en foresterie et en environ- 
nement dans un avenir rapprochb. 

On doit reconnaitre aussi que l'Université du Québec à Hull (UQAH) a 
fait des efforts louables pour rendre l'enseignement uiliversitaire accessible 
Ci la population. Depuis 1973, I'UQAH a dispensé plusieurs cours à L'Annon- 
ciation. princjpa1emen.t en administraiion, en sciences de l'éducation, en nur- 
sing et en sciences de la santé. 

Ces efforts de dkceritralisation ont permis d'augmenter le taus de scolari- 
sation de L'Annonciation-Canton Marchand. En 1976, 36% de la popula- 
tion de L'Annonciation et de Canton Marchand avair moins de 9 ans de sco- 
larité, 60,5% avait entre une 9e et une 13e année, 2% avait un  diplôme 
d'études colligiales et 2% avait un  grade universitaire. En 1980, ces pour- 
centages passèrent respectivement a 343'70, 44,9%, 9,1% et 1 1,4070. 

LA VIE Pendant ces vingt dernitres années, la vie artistique a pris beaucoup d'ampleur 
CULTURELLE à L'Annonciation. La crkativité des artistes et artisans est de plus en plus 

encouragée par la mise en place d'événements d'envergure régionale comme 
l'exposition régionale d'artisanat a L'Annonciation qui débuta en 1978 et 
se renouvela par la suite annuellement; cornme, en 1982, la formation de 
la chorale Harmonie et le P'cit bonheur de L'Annonciation, de la troupe de 
théâtre du Cercle de la Gaieté. 
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L'art et la supersiilion religieuse. 

La construction de l'Hôpital des Laurentides commença le 13 mai 
1957, soit la date correspondant à la Rte de Notre-Dame de Fatima. 
«C'est poiirquoi, plus tard, raconte Onésime Noel, le Club Social de 
I'hopital a fait installer (en 1967) la statue de Notre-Dame de Fatima 
qui es1 toujours située sur le terrassement d u  Centre Hospitalier>) et 
qui est l'oeuvre du sculpteur Mathieu Beaupré de Sainte-Véronique. 

Source: Denis Viger, «M. O. Noël: un citoyen A pari enrièrei,, L'Echo de la LiPvre, 
8 ociobre 1980. 

L'Annonciation es1 un des foyers culturels de la region où se révèlent des 
talents et des oeuvres suscitant fierté et émulation. Citons Cyrille PCloquin, 
sculpteur, et sa mère, peintre, Roger Desrosier, sculpteur sur bois, Marie Lip- 
pens, peintre, Jeanne Fabb, sculpteur, Emilien Deslauriers, peintre.. . Depuis 
plusieurs anntes, des cours sont organises ou l'on s'initie, entre autres acti- 
virés, à la sculpture, a la peinture, à la photographie, à la poterie, au  dessin, 
a la musique, au chant choral, à la danse, au théâtre.. . En littérature, il faut 
souligner le livre autobiographique du docteur Côme Cartier paru en 1965 
et les recherches du chanoine Jean-Paul Poulin sur l'histoire du diocèse de 
Mont-Laurier. II faut ajouter la naissance, en 1980, de la Socittk du Patri- 
moine de la Vallée de  la Rouge (SPVR) qui s'intéresse non seulement à I'his- 
toire, mais à la mise en valeur du milieu culturel et naturel des dix localités 
de la vallée cle la Rouge. Regroupant environ 200 membres, la SPVR par- 
raine u n  projet de musée régional ou d'écomusée. 

En 1983, uii comité historique est formé pour fêter le 75e anniversaire de 
la fondation de la municipalité de L'Annonciation. Les activités culturelles 
sont nombreuses: P t e  des retrouvailles, exposition de photographies et pro- 
jet de publication d'un livre d'histoire. Dans le cadre de ces réjouissances, 
les gens de L'Annonciation se baptiseront les Annonçais (es). L'annte 1986 
inarquera quant a elle le centenaire de la municipalité du Canton Marchand 
et un comité des F&tes f u t  formé poiir préparer u n  programme d'activitks 
dont la création d'une pièce de theâtre sur l'histoire de la paroisse. 

En 1974, L'Annonciation aura sa bibliorhèque municipale q u i  sera orga- 
nisSe par la Bibliotheque de Prêt de l'Outaouais. Aménagée à l'école Sainte- 
Croix, elle déménagera, en 1980, dans un local de l'Hôtel de Ville de 
L'Annonciat.ion. 

Comptant au début plus de 1 .O00 volumes, elle en comptera cinq fois plus 
?n 1985. Et le nombre d'abonnés passera de 535 en 1975 a 71 1 en 1984. 

Pour répondre aux besoins de la population er des organismes locaux qui 
,eclament une salle communautaire depuis 1977, le conseil municipal de 
-'Annonciation accepte de louer, en 1981, une salle au sein du Carrefour 
le L'Annonciat.ion. A cause des coûts trop élevés, le conseil ne jugera pas 
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valable de renouveler le bail. Depuis, la questioii d'une salle communautaire 
et culturelle demeurera jusqu'a nos jours un sujet d'intkrët. 

Par  rapport A l'ensemble des municipalités de la région des Laurentides, 
L'Annonciation se classait première dans sa  catégorie concernant la part bud- 
gétaire accordée à la culture, soit 2.6% de son budget total en 1984. Ce qui 
est de  bon augure pour l'avenir culturel. 

LA TÉLEVJSION L'Annonciation des vingt dernitres années a connu une autre liaison avec 
ET LA RADIO les centres urbains qui allait largement influencer leur mode de vie pour le 

conformer davantage a celui des citadins. Cc fut I'avknement de la telévi- 
sion. Si les gens du Canton Marchand ont seulement accès à la prograrnma- 
tioii de  Radio-Canad.a, par contre, au village de L'Annonciation, grâce à 
Telecâble L'Annonciaiion, les citoyens peuvent recevoir les émissions de 
Radio-Canada, de  Radio-Qukbec, du réseau TVA et celles de la TVFQ. 

La télevision a porte dans les foyers de L'Annonciation la même image 
que I'on regarde dans tous les foyers du  Québec. De plus, la publ ic i t~  rélki- 
see incite constamment les gens de L'Annonciation A consommer, en quan- 
i i t e  et en qualité, coinme on  le fait en ville. Ainsi, le centre d'information 
et d'orientation que I'on retrouvair dans la paroisse auprès du curé, des nota- 
bles et du député a largement cédé sa  place au petit écran dont l'influence 
est forte parce qu'il s'allume dans bien des foyers dès le matin pour ne s'étein- 
dre qu'A l'heure du coucher. 

En 1963, entre en ondes la starion CKML de Mont-Laurier sous I'impul- 
sion d'un groupe d'hommes d'affaires dont l'un des propriétaires est le notaire 
Lucien Cyr. En 1974, L'Annonciation aura sa  propre station rékmetrice, d'une 
capacité de IWO watts, sous l'indicatif CKLR et la maison-mhre CKML sou- 
haiterait que L'Annonciation ait son propre studio avec une programma- 
tion locale. Cerre idée sera encouragée plus tard par la Sociiré Nationale des 
Qukbécois des Hautes-Rivières, qu i  a Finance en 1983 une étude d'implanta- 
tion pour une radio communautaire à L'Annonciation. 

Parmi les journaux régionaux où apparaissent les nouvelles concernant le 
Canton Marchand et: le village de L'Annonciation, il faur nommer ceux de 
Mont-Laurier: Le Flumbeau jusqu'en 1971, Le Nord-Hebdo en 1972, Le 
Progrès-Laurenride en 1973, Le Nouveau-journal des Haures-Laurenfides 
en 1979 et L2Eciio de /a Lièvre, ceux de Saint-Jovite: Le Messager RPgional 
en 1974, L 'Hebdo de la Rouge en 198 1 et L 'In formation du Nord en 198 1 ,  
celui de L'Annonciation: Le Bulletin de liaison de 1982 à 1984. Et les jour- 
nalistes qui ont joué, sans conteste, u n  grand rôle dans le domaine de la com- 
munication sont le doyen Georges Sarrazin qui popularisa, des les années 
1966, la rubrique des nouvelles intitulée ((L'Annonciation et la vallke de la 
Rouge)), dans le journai Le Messager Régional; Adrien Grégoire qui fu t  jour- 
naliste au journal L'Echo de la Lièvre en 1974 et f u t  directeur de I'informa- 
rion au journal Le Nord en 1975; Denis Viger qui excella dans sa  profession 
dans le journal L'Echo de la Lièvre de 1979 S 1985 et qui, a partir d e  cette 
date, continuera a travailler pour le journal L'lnformafion du Nord; Daniellt 
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Viger qui électrisa ses lecteurs par son enthousiasme dans le journal L'Infor- 
malion du Nord de 1983 a 1985; et Pierre André q u i  se demarquera du pele- 
ton par son professionnalisme. ses Ccrits publies dans les journauxdkjh noin- 
més, des billets littéraires sous le pseudonyme de «La Frasque>) et son rôle 
de rédacteur en chef du Bullelin de Liaison. 

De 1960 à 1984, le comité des loisirs a organise plusieurs activités sportives LES LOISIRS 
et récréatives dont le carnaval d'hiver avec reine, duchesses et autres éléments 
fkériques les plus usuels. Er depuis 1976, la municipalité de L'Annonciation 
offre un  service des loisirs dirigé par Michel Bourgoin.11 va sans dire que 
les sports conservent la pan du lion. Mentionnons les clubs de hockey de 
ligues mineures, commerciales, inter-villages. iniermddiaires; les clubs de 
motoneige, de ski des six cantons, les clubs de baseball, de balle-molle, de 
soccer, de jeux de poches, de canot de la rivière Rouge, de tir à l'arc. Les 
gens y consacrent beaucoup d'énergie, de temps et d'argent, en le pratiquant 
eux-mêmes ou en . . . regardant les autres. La nature de la rkgion regorge 
d'attraits et de possibilités pour les sportifs: montagnes, forêts, lacs, riviè- 
res, parcs provinciaux et zones d'exploitation conrrôlee. C'est la région tout 
entière qui iiivite A la pratique d u  sport. 

On a v u  surgir aussi roui un tissu d'amknagements récréaiifs: patinoires, 
parcs, pistes de ski de fond, centre de ski, relais de canots, sentiers écologi- 
ques, tirs l'arc, parc-kcole, piste cyclable. II ne reste plus qu'un aréna qu 'on 
tarde a consrruire et qui a déjà élé l'objet de  deux rkfércndurns en 1976 er 
e n  1984. 

Flashs sportifs. 

Depuis 1918, L'Annonciation a  ouj jours encouragé u n  club de base- 
bal]. Et, en 1962 et en 1964, le club local remporta le championnat de 
la Ligue Laurenrienne de Baseball avec le capitaine GaPtan Bklisle et 
le gérant général Lionel Clapin. 

U n  autre grand moment dans l'histoire sportive de L'Annonciation 
a été la tenue du championnat canadien de sofrball féminin, catkgorie 
midget, en août 198 1 .  

Parmi les grandes personnalités sportives, il faut mentionner la mara- 
thonienne Jacqueline Gareau qui rernporia le prestigieux Marathon de 
Boston en 1980; et Ghislaine Ethjer, première femme entraîneur à Soft- 
bal1 Canada qui conduisit son équipe à la victoire aux Jeux Panaméri- 
cains a I'étt 1983. 

Pour souligner sa grande contribution à la vie sportive locale et régio- 
nale, la municipalitk de L'Annonciation baptisait la montagne de ski 
alpin du village le «Monr. Liguori Gervais)), en février 1984. 
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A L'Annonciation, on organise depuis 1973 la R t e  Chainpêtre q u i  attire 
plus de 15,000 personnes annuellement et qui permet la rencontre de gens 
des diffërents villages de la vallée de la Rouge. À ses débuts, elle fut organi- 
sée par la municipalitk de L'Annonciation puis, de 1975 h 198 1,  par un regrou- 
pement de citoyens bknévoles dûment incorporé sous le nom de Fête Cham- 
pêtre; et de 1982 ri 1983, par le parc-École Rivière Rouge; enfin, à partir 
de 1984, par le Club Optimiste Rivière Rouge. À cet événemeiit d'envergure 
régionale, on retrouve des expositions, des manèges, des tournois de balle 
et de tennis, des compétitions sportives, du t h e b r e ~  des spectacles et des rallyes 
automobiles. 

Parmi les autres organismes de  loisir, i l  faut mentionner le club de phila- 
télie fondé en 1982, l'Escadron 883 Rivière Rouge, le Sport scolaire école 
Sainte-Croix et le hdouvenient scouts et guides, le Club Optimiste. 

Le comité des loisirs de L'Annonciation. 

Le 11 février 1952 naissait l e  cornite des loisirs de L'Annonciation 
dont les premiers membres &aient composes de Côme Boileau. h6te- 
lier, Lionel Racicot, restaurateur, Ontsime Noël, marchand, A.P .  
Neveu, curé, Georges Péclet, agent, Lucien Cyr, notaire, Floribert 
Godard, barbier, Denis Villeneuve, vicaire. 

À i'6poque on s'érair fixé rrois objeciifs: 

1- Former une association pour le délassement, le divertissemetit du 
corps et de 1'espri.t des membres de la dite corporation; 
2- Promouvoir parmi ses membres un esprit paroissial a d'aider la 
jeunesse de toutes les Façons, à l'étude, à l'entretien de relations socia- 
les, intellectuelles et sportives; 
3- Les pouvoirs demandés ne permettent pas les jeux h l'argent, les 
jeux de hasard et cl'habilité. les paris illégaux, et ne  permettent pas non 
plus a la corporation requérante de demander, obtenir ou exploiter une 
licence octroyée par la commission des liqueurs d u  Québec. 

Seul le dernier de nos objectifs a été de nos jours abrogé. Le comitk 
des Loisirs de L'Annonciation est une corporation autonome qui ne 
releve aucunement de la municipalité. Cette derniére lui verse un cer- 
tain montant à tous les mois qui vieni s'ajouter aux profils réalisés par 
certaines manifestations. Le carnaval lait partie de ces manifestations 
qui reieve uniquenient du comitk. Avec les sommes d'argent ainsi amas- 
sées, le comité offre durani l'année différentes activités B la popula- 
tion. Mais en 1985, le comité des loisirs cesse ses activités A cause d'un 
manque de bénévoles. 
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La grande conlradiction de  nos rassemblements. 

{(C'est toujours pour répondre a un  besoin qu'une municipalité décide 
d'organiser des loisirs pour ses citoyens. Depuis longtemps, A I'Annon- 
ciation, ce besoin s'est fait sentir et les citoyens l'ont vite compris, eux 
qui formaient leur premier Comité des Loisirs en 1952. 

En effet, sans confondre Comité des Loisirs et Loisirs municipaux, 
si I'on fait disparaître toutes les activités organisees par la municipalire 
durant toiite une année, nous serons à même de constater que, comme 
possibilités récréatives de nous rencontrer, il restera bien peu de chose. 
Le cinCma, les hôtels, les ... c'est S peu près tout. Finalement, nous pou- 
vons dire que, parce qu'elle se donne la peine d'organiser diffkrentes 
activités. la municipalité permet aux citoyens de se rencontrer en dehors 
des débits de boissons. Mais pour se faire, ça prend des sous. 

Si I'on omet les subventions gouvernementales, la principale source 
des revenus destinés aux loisirs municipaux provient des rassemblements 
organises. De tous nos rassemblements, la Fète Champttre est de beau- 
coup le plus important. Les revenus (514,406.28 pour 1978) de certe 
Iere sont réinvestis dans ces loisirs municipaux. Ils permettent A la muni- 
cipalité, par exemple, d'entretenir et d'améliorer le terrain de jeux et 
ses différentes insiallations. 

Outre son côté récréatif, oiitre le fait qu'elle permet à beaucoup de 
gens de se rencontrer, de revoir des personnes qu'ils n'ont pas vues 
depuis longtemps, la F&te Champërre sert aussi et surtout, avec 
l'ampleur qu'elle a prise, A amasser des fonds. 

Dans les principales sources de revenus de la Fèie, i l  en est une q ~ i i  
rapporte A tout coup et avec laquelle on n'essuiera jamais de déficit; 
c'est la vente de boissons alcoolisées. Mais si ces ventes ne représentent 
aucun risque d'investissement on ne peur pas dire qu'il en est ajnsi pour 
l'intégrité de nos loisirs municipaux. 

Car - el la contradiction est là - si, pour permettre à la population 
de se rencontrer ailleurs qu'à l'hôtel, l'on doit transformer le terrain 
de jeux ou l'école en immense &bit de boissons, i l  esL bien légitime 
de s'interroger sur les objectifs poursuivis par les Loisirs municipaux. 

Et c'est d'ailleurs la question que commencent à se poser bon nom- 
bre de citoyens. Nous parlons ici de la Fète Cliampêtre mais en fait 
nous avons la la contradiction dont souffrent la plupart de nos ras- 
semblements qu'ils soient organisés par la municipaljté ou par des orga- 
iiismes a but non-lucratif en vue d'obtenir des fonds pour la Jeunesse 
et les Loisirs. 

La priorite pour notre collectivité, i l  y a quelques années, etail sans 
doute de mettre en place des loisirs organisés et l'urgence d 'un tel besoin 
n'exigeait probablement pas que I'on s'attarde sur les moyens à utili- 
ser pour atteindre nos fins. Mais aujourd'hui nous pouvons considérer 



l'Annonciation comme municipalitt! dont les loisirs, s'ils restent a ame- 
liorer, souffrent de moins de lacunes qu'autrefois. Nous pouvons peut- 
être alors nous permettre d'2tre plus sélectifs el plus cohérents dans 
la cueillette des argents destinés B ces loisirs. 

Existe-t-il d'autres moyens de recueillir des fonds autrement qu'en 
faisant boire le monde? La rkponse reste à trouver et concerne chaque 
citoyen d'autant plus que cette réponse, trouvée ou non, témoignera 
et témoigne dkjh de ce que nous serons dans djx ans.,) 

Source: Pjerrc André, LP I \ IOI IY~UU Journal des Hautes-Lourenrides, 9 aoûi 1979. 

Lu Fêle rhampêire 
au i,illage de 

L 'Annoncrurion. 

La ptafiqtie du 
Ski de jond 

siir l'une des 
nombreuses pisfes du . 
Club des Six cantons. 

/ 
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Aspects religieux 

Comme ailleurs au QuCbec, l'Église ne joue plus le même rôle qu'elle a tenu LA VIE 
dans le passé. Avec les annees 1960, les questions à dimensions politique, RELIGIEUSE 
économique, sociale et culturelle de la vie quotidienne sont traitkes sans 
recours aux institutions religieuses. Les prêtres ont graduellement cédk leur 
place aux iaics. 

D'ailleurs, la reduction de leurs effectifs allait inciter les prêtres à accllé- 
rer ce processus et amener Mgr Gratton, évêque de Mont-Laurier, a établir 
un programme sur les vocations religieuses invitant les jeunes à relever le 
dkfi de la prêtrise. La pratique religieuse aussi a diminué. Mais u n  certain 
leadership du cure demeure et sa présence à L'Annonciation est assurée pour 
longtemps car ceire paroisse est la plus populeuse. C'est A elle que reviendra 
la lâche de desservir les autres petites paroisses de la vallée de la Rouge qui 
seront un jour privées d'un cure. Parmi les associations d'apostolat laïque 
qui oeuvrent a L'Annonciation, les plus actives et les plus efficaces sont cel- 
les des Chevaliers de Colomb er celle des Filles d'Isabelle. 

Les Filles d'Isabelle. 

Sous l'impulsion de Marie-Anne Gariépy, le Cercle des Filles d'Isa- 
belle de L'Annonciation a été fondé en 1966. Il est affilie au Cercle 
International dont le siège social est à New-Haven, Connecticut aux 
États-unis. Ce regroupement de femmes catholiques s'oppose à I'avor- 
ternent, a la pornographie et A la violence. Des sa formarion, le cure 
Sinion L'Allier s'y implique en devenant l'aumônier du Cercle dont 
la devise est: Unité, amitik et cllarite! À sa première année, le cercle 
regroupera 78 femmes ou «soeurs)> et en comptera 101 en 1985. Leurs 
oeuvres de charité sont nombreuses au village et au Canton Marchand: 
bénévolat à l'Hôpital des Laurentides, contributions a l'arbre de Noël, 
participation à la chorale e t  à la vie liturgique de  l'église. paniers de 
provisions pour les pauvres, etc. 

La paroisse cependant a perdu de sa cohésion et de  sa capacité de mobili- 
sation. Cette structure n'exerce plus l'influence d'antan sur la jeunesse. C'est 
d'ailleurs l'une des prtoccupations majeures du curé Rosaire Richer qui vou- 
drait rejoindre davantage les jeunes. 

Depuis les années 1960, les curés L'Allier et Richer continuèrent ii etre pré- 
sents à presque tous les Cvériements de quelque importance de la vie paroi- 
riale. 11s s'impliquèrent par le biais des réunions qui ont lieu dans les zones 
~astorales comme celle de L'Annonciation ou l'on y discuie de tout. 



276 Le Nord, mon Père, voila notre avenir.. . 

Depuis son arrivic en 1980, les grandes réalisations du curé Richer a 
L'Annonciation ont é t i  la mise s u r  pied de différents comités de pastorale, 
de liturgie, de baptême, de préparation ail mariage et de parent.s pour I'ini- 
tiation des enfants aux sacrements. 

Un bâfisseur d'églises. 

«Le curé L'hllicr avait la réputaiion d'être un bâtisseur d'églises. 
11 a construit les églises de Grand-Remous, Concepiion, Nom-Dame 
de Fatima, Sainte-Agathe puis L'Annonciation qui avait passé au feu. 
C'ktait un type qui travaillait de ses niains. H n'avait pas peur de met- 
tre ses salopettes pis de travailler. 11 passait pour être un très bon menui- 
sier, pis son oeuvre priiicipale a L'Annonciation ça été la construction 
de l'église et  du presbytère. 11 était accueillant, mais assez sévère. II a 
été 19 ans ici pis a I'autonine 1980, y a tombé malade paralysé et est 
actuelleinenr A sa retraite à ivIontrea1.)~ 

Source: Tériioignage du Cure Rosaire Richer, SyL: dc 57 niis. de 1,'Arinonciarion. Enirevile 
realisée le 10 inai 1985. 

Les sectes religieuses. 

Les adeptes des Apotres de l'Amour Infini ont lin lieu de culte depuis 
1972 non loi11 du lac Casior dans le Catiton Marchand. Et sept ans  plus 
tard, iine Salle di] Royaume des Témoins de Jéhovah était construite 
dans le Canron Marchand, le long de  la route 1 17 nord. Dans la région 
immédjate de  L'Annonciation, on compte en 1980, une cinquantaine 
de tétnoiiis. 
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Aspects politiques 
Comme partout ailleurs au Québec. la Rkvolution rranquille et le néo- LA POLITIQUE 
na~ionalisme auront leurs répercussions B L'Annonciation. En 1962, les corn- PROVINCIALE 
missaires d'écoles se prononceront contre la commission Fulton et tout autre 
projet de rapatriement de la constitution canadienne rant et aussi longtemps 
que les droits essentiels du Québec ne seront pas garantis. Alors que le Front 
de Libération du Quebec (FLQ) fera sauter des bombes a Montréal, des alertes 
a la bombe effraient la population de L'Annonciation en 1964 et en 1969. 
Le 15 juillet 1965, un commando du FLQ tente de faire sauter la base Bomarc 
à La Macaza, mais la Sûreté du Québec les arrêtera à tempsI4. 

Les municipalitks de L'Annonciation et du Canton Marchand prCsentent 
un visage different de celui d'unioniste qu'elles arboraient avant 1960. De 
1960 a 1976, elles votkrent en faveur du Parti libéral. 

Mais à partir de 1976, la majorité des votes allerent au Parti québécois. 
Sous le titre (<300 personnes ovationnent Jacques Léonard à L'Annoncja- 
tien» voici comment le journaliste Georges Sarrazin décrit I'Çvénement: 
(<Lundi, 15 novembre 1976, 20:40 heures, a Radio-Canada on annonce que 
le prochain Gouvernement sera majoritaire et dirigé par le Parti Quebecois. 
C'était déji  la joie délirante qui s'&ait emparee de tous; puis quelques ins- 
tants plus tard, on annonçait la victoire du Parri QuCbkcois dans Laurentides- 
Labelle. Ce fut dans un climat de fierté et d'enthousiasme debordant que 
la nouvelle fut reçue. De partout provenaient les poignées de main, les acco- 
lades, les embrassades, les larmes et les cris de joie. Les Québkcois s'étaient 
donnés leur Gouvernement. C'&tait la fête au village, comme partout au pays. 
Les péquistes de L'Annonciation et du secteur s'étaient donnts rendez-vous 
au restaurant O'Charcoal de L'Annonciation pour y rencontrer leur nou- 
veau députe, Jacques Léonard15. i> 

A un autre grand rendez-vous de l'histoire, les gens de Canton Marchand 
et de L'Annonciation voteront OUI par une forte majoritk au Riféxendum 
de mai 1980 donnant a u  Gouvernement du Québec le mandat de négocier 
la souveraineté-association. Mais une bonne partie des Québkcois votera 
contre. 

La politique municipale des annkes 1960 à aujourd'hui s'oriente vers I'orga- LA POLITIQUE 
nisation de nouveaux services aux citoyens. A L'Annonciation on forme, MUNICIPALE 
en 1964. la protection civile et la police municipale, en 1978, le comité de 
plein air et de développement touristique, le comité d'embellissement et le 
Bi~llerin municipal, en 198 1 ,  le comité de développement économique et le 
comitk de bibliothèque. Evidemment, on se soucie toujours de la réfection 
et de l'entretien des chemins (c'est ici la première préoccupation du Canton 
Marchand) et des trottoirs, du système d'aqueduc, d u  problème d'inonda- 
tion et de la pollution de la rivikre Rouge. On aménage en 1967 un parc prts 
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de la gare, en 1974 une bibliothèque, en 1977 un parc sur la rue des Cyprès, 
en 1979 I'HÔrel de Ville dans l'ancienne école Saint-Andrk, en 1980 plusieurs 
relais et aires de pique-nique le long de la route 117. On achkte un camion 
de pompiers en 1968. ;Mais ce qui caractérise cette pinode, ce sont les accords 
bilatéraux signés entre 1978 et 1980 entre les deux municipalités de L'Annon- 
ciation et du Canton Marchand concernant les échanges de plusieurs servi- 
ces: incendie, lojsir, inspection en bA~iment. gestion des dtchew et plan d'urba- 
nisme. Ces dernieres ententes interrniinicipales montrent que les deux 
municipalitks se touchent de toutes pans et ont en commun des liens geogra- 
phiques, démographiques et économiques. Certains citoyens envisageront 
mëme pour l'avenir la fusion de ces deux administrations municipales. 

Le plan d'urbanisme. 

En juin 1980, les municipalités de Canton Marchand et de L'Annon- 
ciation confiaient a une commission conjointe le mandat d'élaborer un 
plan d'urbanisme et un reglement de zonage, de lotissement et de cons- 
truction. Ce travail durera près de deux ans et exigera l'engagement 
d'une urbaniste, Huguecre Béland, et la formation d'une commission 
conjointe d'urbanisme regroupant des ciro yens des deux municipalités 
dont Jean-Claude Giguère sera le prdsidenr. Plusieurs séances d'infor- 
mation er de consultation auront lieu auprès de la population pour éla- 
borer un plan d'urbanisme répondant A leurs besoins et tenant compte 
des principes et objectifs suivants: Distribution équilibrée et harrno- 
nieuse des utilisations du sol. Constitution d'une offre urbaine et de 
villégiature adaptke aux besoins. Maximisation de l'accessibilité de la 
population aux ressources du territoire. Mise e n  valeur et explojtation 
rationnelle des ressources du milieu. Respect du patrimoine immobi- 
lier. Restitution et prorection des tquilibres écosystkmiques des milieux 
naturels. Consolida~ion de I'interdkpendance et de la complémentarité 
des deux entires administratives d u  territoire et affirmation de la voca- 
tion du territoire sur le plan régional. Adopte en 1981, le plan d'urba- 
nisme est présenté dans un document de 182 pages Cnonçani plusieurs 
recommandations et formulant 6 projets: la mise en valeur des activi- 
t t s  et des entreprises agricoles. la création d'une société mixte d'amé- 
nagemeni foresrier, l'implantation d'un centre communautaire poly- 
valent er d'un aréna régional, la formation d'un comité intermunicipal 
pour la promotion touristique, industrielle et commerciale. 

Et l'élaboration de ce plan d'urbanisme aura été effectuée en con- 
formité avec le schima d'aménagement du territoire de la municipalité 
rdgionale du comté Antoine-Labelle. 



Une histoire de L'Annonciorion et rle Canton Marchand 279 

En 1980, la loi 125 créait la nouvelle municipalité régionale de comté (MRC) L'APPARTENANCE 
et L'Annonciation et le Canton Marcliand devaient se prononcer sur son REGIONALE 
appartenance régionale au sud ou au nord. Les deux municipaljtds optèrent 
pour un regroupement vers le nord incluant la ville de Mont-Laurier et for- 
manr la MRC Antoine-Labelle. Dans cette MRC, L'Annonciation jouera un 
rôle de sous-centre regional et sera dotée d'infrastrucrures régionales comme 
par exemple. une usine de traitement des eaux, un centre communautaire 
et culturel et un arena. À ce titre, elle es1 ddja reconnue depuis plusieurs annkes 
comme la mérropole de la Rouge. En 1980, 70% de la main-d'oeuvre de la 
vallée de la Rouge travaille au village. Ainsi, en cent ans, L'Annonciatioii 
a nettement surclassé Nominjngue en assumant depuis les années 1960 un 
leadership incontesté dans le développement économique et social de la région. 

En 1982, les municipalités du Village de L'Annonciation et du Canton 
Marchand s'exprimeront de nouveau sur leur sentiment d'appartenance mais 
cette fois-ci pour la grande région des Laurentides avec comme pôle d'attrac- 
tion Montréal. Ce nouveau territoire obtiendra officiellement son statut de 
région administrative autonome du gouvernement du Québec le 12 juin 1985. 

Consciente de l'importance de la protection de son environnement, une par- L'APPROPRfATION 
tie de la population résidente crCe en 1960 L'Association de la Vallke de la DE SON 
Rouge pour revaloriser les ressources naturelles du territoire en recomman- TERRITOIRE 
dant le reboisement des terres impropres A la culture, la prévention et la lutte 
contre la pollution des eaux, la réglementation de la chasse et de la pêche 
et I'amknagement de sites de camping. 

I$re rung&e, de gauche 
Q droite; Jocques Campeou, 
Jucacques Desroclies, 
Gaslon Chareire, 
Lairrmi Falardeau. 
2e rangte: Bill 
Worobetz. Mur10 Churelte. 
3e rangPe: Cluude 
S&gurn, Gilles Sainr- Den&. 
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Dans la même période, un mouvement populaire s'oppose a la location 
de certains lacs à des particuliers ou à des clubs privés et favorise la mise 
en place de réserves et de parcs publics comme la Réserve Faunique de 
Papineau-Labelle, la Riserve Faunique Rouge-Mattawin et le Parc Mont- 
Tremblant, la Réserve Faunique de Sainte-Véronique et la Zone d'exploita- 
tion contrôlte appelée ZEC Maison de Pierre. 

Fondée en 1958, l'Association de Chasse et de Pêche de la région de 
L'Annonciation s'inscrit A l'intérieur de cette volonré de libkralisation du 
territoire et offre une gamme d'activités sponives et ecologiques: ensemen- 
cement des lacs, compétitions de tir, tournois de pêche, concours de pana- 
ches. Lors de l'abolition des cliibs privés en 1978, un des directeurs de I'Asso- 
ciation de Chasse et de Pêche, Jean-Paul Labelle tcrit: ((Fini le patronage 
pour avoir un territoire privé. Enfin un  gouvernement qui n'a pas les mains 
liées1'.>> En 1981, les 600 membres de l'Association ne cacheronr pas leur 
colére et leur dégoC~t. devant le carnage de la chasse aux femelles de chevreuil 
dans la vallke de la Rouge. 

Les associations de lacs regroupant des centaines de residenrs sont sou- 
cieuses d'amkliorer leur cadre de vje et de protéger la flore, la faune et I'envi- 
ronnement. À plusieurs occasions, elles ont pris la parole comme en 1979, 
lorsque Maurice Champagne-Gilberr, président de l'Association des Proprit- 
taires du lac Au-Bois-Franc formula une plainte au conseil municipal du 
Canton Marchand au sujet d'une scierie installée illégalement à proximité 
du lac et qui a enfreint le réglernent de zonage. 11 gagna sa cause et la scierie 
ferma. 

Pour &veiller une conscience paysagère chez la population, la municipalité 
de L'Annonciation mettra sur pied, en 1980, un comité et un concours 
d'embellissement. Elle participera et remportera en 1980 et en 1981, le litre 
de plus beau village fleuri de la région outaouaise. Elle initiera la Formation 
d'une sociéri d'horticulture en 1984. 



Conclusion 

En guise de conclusion, rappelons que l'histoire du peuplement et de la mise 
en valeur du territoire de L'Annonciation-Canton Marchand commença en 
1880. Hommes, femmes et enfants, partaient en majorité des paroisses du 
comté de Terrebonne. Ils allaient vers le nord et ils étaient fermement déci- 
dks a trouver le paradis terrestre qui, selon le curé Labelle et les propagan- 
distes, existait bien de l'autre côté de la Repousse, dans la vallée de la Rouge. 
Us etaient a la recherche d'un second Eden. 

Ils n'étaient pas riches: beaucoup cherchaient a fuir les difficultés écono- 
miques. Animés d'un courage à toute épreuve, la plupart triomphèrent des 
innombrables embûches pour devenir les pionniers de L'Annonciation- 
Canton Marchand. 

Ce qui  est surprenanl dans le prksent bilan de l'histoire de la communauté 
de L'Annonciation-Canton Marchand, c'est une certaine conrinuité de la 
représentation spatiale des habitants qui s'att.achent à voir, encore de nos 
jours, la vallée de la Rouge et son centre, L'Annonciation, comme le para- 
dis terrestre. Ne devrions-nous pas nous interroger sur la persistance de cette 
utopie centenaire. Pourtant, l'histoire de L'Annonciation-Canton Marchand 
a été caracterisée par plusieurs crises Cconomiques, sociales, politiques cr reli- 
gieuses et a été aliénée A une nature hostile et a l'exploitation des ressources 
naturelles par les grandes compagnies. 

Alors qu'en 1880, le nord était synonyme d'avenir. aujourd'hui, qu'en 
est-il? Les jeunes de L' Annonciation-Canton Marchand ont-ils la meme per- 
ception que leurs aînés? Parleront-ils A leur tour de paradis terrestre ou de 
paradis perdu? Ce qui importe, ce sont les thèmes de la ((terre promise>> et 
de la <tregénkration>i auxquels plusieurs habitants restent attachés en 1986. 
N'est-il pas ttonnant d'observer la profondeur de l'enracinement social de 
ce discours datant d'un siècle? 

Bref, tout en essayant de faire le lien entre ce qui fui et ce qui  est. noiis 
avons voulu ktudier le passé en fonction des nouvelles manifestations de  la 
culture populaire. Loin d'être une représentation idéalisée que nous retrou- 
vons dans la monograpliie traditionnelle d'histoire locale, nous avons ouver- 
tement tenté, sans prétention, de proposer une nouvelle conception ou tout 
a u  moins une nouvelle pratique de l'histoire locale ou la population est asso- 
ciée A la demarche historique. Reste A savoir si elle portera fruit. 
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ANNEXE 1 
Tubleou 1. Profil d a  nappes d'eau 

Superficie Pdrimerre Altitude 
Nom du lac ml2 km' acres mi km Pi m 

CLOCHE (de la) 

M A L 0  
BOILEAU 

BAlLLARGE (Canard) 
McClLL 

POISSON BLANC 
CARTIER 
MARIE-LOUISE 

A D A M  

MARTEL 
AUX BOIS-FRANCS 
BRUNET 
CASTOR 

JAUNE 
IOAN 

LACOSTE 
LANTHlER 
PETIT LAC LANTHlER 
MICHAUDVILLE (Marsari) 

PETIT LAC NOIR (partie) 

PAQUET 
LAC VASEUX 
LAC CARIGNAN 

LAC A LA MINE 

TOTAL 

Source: Plan d'i~rbrirrisrne 1982: 38-39. 



ANNEXE 2 

L'Annonciation- 
Canton Marchand, 

comté d'Ottawa 

Recensement de 
janvier 1890 

fait par le Père 
Joseph Grenier, s.j. 





NOMBRE DE Ciiminu. Con. 
FAMILES nlantr nrmk NOhl DE FAMILLE NOM DE B A W ~ I E  AÇE REMARQCES 

15. c c l c  Brunti 
c clde Boileau 
c cf& 
C cf6 
C cite 

16 c cf6 Frappicr 
c c i  Laneil, 

c c l6  Vdiquel 
C c i  Yanicr 
C <cc 
c e i't. 
c cim 
C C l *  
C cre 

18 c CH Gareau 
<fée Rioux 

20 E c r t  dtrouin 
F cite Naniei 

22. c cf& Chaboyn 
c c f k  Gralton 
F c i c  
f c i t  
C crt 
C E[& 

Thomas 
Elmirc 
Honorius 
Thurnar 
Alefina 

Alphonrr 
Symodack 
Euetnc 
Jurp l i  
Eugtnie 
Ttlesphore 

Francoio 
Olivine 
Philcm 
tlormida 
MHanit 
Eban$Clinc 
Rodrnguc 
E.vili3 
Rolc-Anna 
Mar ic-Louise 
Mari?-Ange 
loscph-hm6 

Jules 
R O K - ~ l m a  
Manr-Aima 
JO#.-Dominisuc-Albert 
Julm 

Régis. pt r r  
loseph 

Witrrid 
Olivint 
Willrid 
Joscg 
Diana 
Alexiria 

Rçgic. i:k 
Angclinc 
ROP-Annc 
Samuel 
Cklia 

Gilbcn 
Emiiienne 
Mairimr 
Alvina 
Julm 
Eli%e 
Fridolin 
Roberiinc 
Marir-Wl~rna 

Cltopha! 
Za(c 
Cldophar 
Arlhur 
Avila 
Honorinc 

Proprir'c.. ~~J t i v . .  32 acres. Y dCïr , 
lot 32 du R m ç  R 

Culttv . proprier . 190 acm. 18 déif . .  
lois 3 4  r i  35 du 3èmc R 

Culriv.. ïcrmicr du Snaicur Lacorie, 
709 acrn. 130 JCIr .lols 3, 4. 5. 6. 7 c< 
SduYmrR. .~ Ims5er6du3tmcR 
cn seniCr 3. MontrCal 

Cm 2 lamil le SC irouic:il sur les 
IO p ~ ~ ' m ~ v r s  101s du 5i;ne R qui on1 
t r i  allarliés B 13 Chutc aux IioquoiS 
par auioriit episcopalc. 

Culriv . propriét . 152 acre, 16 difr.. 
tors I O  er t 1 du Stmc R. 

Cul!iv., proprit1 . 320 acrri, 8 dtf r  , 
lors 12 ei 13 du 5Cmr R. c? par rie du 
10 ci du I I  du Ume R. 

Cultiv . irrtinr:r.i., 162 acrcs, 22 dtfr.. 
loir 1 4  el  15 du Jc A. 

Culriv , propnir . 171 acrcs. JJ dei?.. 
ioi 16 du e R .  



NOMBRE DE Commu- Cas. 
FAMILES nirnti flr& NOM DE FAMILLE NOM DE R A P T ~ E  ACE REMARQUES 

c cfr &rihiaume 
c cf& Brunci 

cl6 Paquet 
ciCe Chartin 

cf4 Paquci 
cite Vaillhncoun 
c r t  
cf& 
cfcc 
c f k  
cféc 

cf t  Paqucr 
cf& O'Connor 
c l &  

c cf& Paquet 
C clCr Lajcuncjrc 

cl4 Larour 
c f k  Cltmcni 

c i i  Lai'ontainc 
c l t e  Latorir 

cic Mmers 
cfcr I'riymcni 
vree 
CIE: 
c f t  

c cft  Orni% 
c cfbc C1:dihux 

Nd 35 
Alphoorinc 31 
Wiltnd 9 
rUphonsine R 
Henri 6 
Alphonit 4 
Jorcph-Eddic 2 
Marie-Jeannc 7 m. 
t tdtas 27 
Dorolhk 26 
hlarie-Bcnhr-Amanda ! 5  j 

Adolphe 59 
Adelalde 5P 
Andrt II 
Sina! M 
Rose-Anna 18 
Zlph4rinc J 6 
Olivine 14 

Jules 36 
Mary Ann 30 
Aiida 13 
R o r  dc  Lima 10 
John 9 
Mary Ljlv 7 

Louis ?P 
Adtle 2 s  
Maric.Jcanne 3 
Louis-Iowpli-Achille l 

Jo<tph 40 
Emma 30 
Maric-Anne 7 
Raoul 5 
CUrnc-Damien 4 
Enimanuel 1 
Dicudonnk 9 m. 

Picrrc. pért 46 
AdélC 41 
Pamcla 16 
Mtlina 14 
Aldtric 12 
Auhflinc I O  
Rose-Alma 8 
CBmc 4 

Pierre. filr 24 
Pamtla 2 1 

Romuald 29 
Clara 22 

Jowph 39 
Ioçtphine 37 
Marie-Louisc 19 
AglatC i 5 
Wilflid II 
Maric.Annc 9 
Honote 6 
Parricc 4 

los-A)phonsrAd~laid 2 

NaplCon 4c 
Sianle 40 
Glorivina 9 
Claudia , 
Paul-Emile 5 
Maric-Josi~hinr-Dorina 2 

Cultiv.. propnCr , .:. rc . ; : ,  25 diîr.. 
lo i  28 du 5r R.  

Cultiv.. propriC;.. id4 acre, ?O dkfr., 
lots 17 cr 30 du SC R. 

Culiiv , propri6i.. 275 adn;. I? dCfr.. 
lors 33. 34 ci 15 du Sc R. 

Cultiv . proprici.. 29! :iircr. 18 dttr., 
lots 41 du Se rsng avcï 21 c i  24 
du K m r  R .  

Hbiclicr. rmplacjlairc au village, 
proprici. du loi 36 du 5e R. 57 acres. 
7 dcir. 

Proprihairc du moulin de. dcdeux 
emplamcnlr  au village n du Io< 38 
du 3wne R. 78 aercr ddnr defnchmcnt 

Propnhairc d'un cmplaccmmi au 
~il lage ci d'une parlit du loi 77 du 
oCmc R 118 acre6 dont 16 dtrrichts. 

Joufnalicr. locaraiie au villagc. 

Joumnliet, IouWrc eu villagt. 

Cultiv.. proptiHaim k 2 cmplamnmir 
au village, ainsi que des torr 42. 43 el 
44 du 3tmc R. et 32 CI 31 du Mme R. 
230 acres. 20 dcfrichts. 

Marchand. pio[inétairc de 2 
cmplaftmcnrs au village ct du 101 4'l 
du Ihnc R. 84 acres. JO dttr. 



NOMilRE DE C o n m u  Con. 
FAMILES nlrnls mm& NOM DE FAMILLE NOhl DE B A P T ~ M E  AGE REMARQUES 

JO. 

d l .  

c cf& Denis 
c cf& Daousi 

c cte Dcrncrs 
c c r i r  Paquci 

c cf6 Lachainç dit Jolicoeur 
cf& Bmnei 

C cfé 

cf(  Rochon 
F c r i e  Rioux 

c cf6 Boilcau 
c c i N  Pasé 

c i f e  
c c l i  
C c r t  
C d-ee 

c ETC Boileau 
c c f  Chwlier 

c c i l  Chanicr 
c c f  Laieuncsx 
C c fP 
c ciCc 

c cfc Chanier 
c f  Guay 

C Cl* I<unei 
c cf& Chanier 

Altxand:.t 
Ailrl8iic 

Alfred 
Oi,n1ie 

Thhdor r  
L"111,: 
S i i ~ a ~  
Alderic 
Joacph 
Eniois:iuel 

Scrcrin 
Tlinis 
Ai'iliur 
Diana 
JO$ -Lbonidor 

Dorirhtr. ptrc 
Élo!u 

Alphonw 
Eugenc 
Joxph 
f.llia 
Ediiiond 

Chi Rorromk 
Csroline 
Clic 8orromk 
Jos -Achille-Emmanucl 

Dosiihk. fiid 
Clara 

Samucl 
Adelnie 
Dominique 
Martc-Carmelis 
Marie-Anne 

Horacc 
Ma:ic-Cxilia 
)o:iyli-Romulus 

Alphonw 
t r  anpclinc 
Xlnne-Annc-krnadcllc 
4gnis-Bhndine 
I p n m  dc Loyola 

J -8apti<itc. fils 
hfarir- Louist 
Alirid 
Omcr 
I idiinc 
Icr.-Armand 
Joc -1Copold-Fridolin 

J.-Bapriste. oh? 
Flavie 
Osias 

Donai 
Cèlina 
Zcphirin-Dorius 
7~>3ta 
Lea 
lorcph- Lco 
Jos -A!iléric-Pascal 

72 
as 
22 

18 
36 

8 
6 
4 
2% 
8 ni. 

Cordonnier. crnplacilairc du vi l la~c. 

Sourd-muci. menuisier cmplaciiairc 
du uilla$r. 

htarchaiid er riiltiv , proprilrairrd'un 
rmplaccrncn~ au u~llagc. lot$ 8> et46 
du lcr  R. cr da lors 38 el 39 du k m c  
R.. 405 acrrs, 4 I dflr 

Bcdeau: cu:iiv., propner., 72 an?$, 
2 7  dCfr . l o i  4 8  du Slmc R . .  
sur I'exirPrnc duquel l o i  >:: irouvc 
conrirulie la chapcllc anuclie. 

Culriv., proprier , 2% ancs .  49 dCFr . 
loi IO du 51mc R. el 19. 40 r t  41 du 
Icine R donnaleur du ierrain dr la 
i.lianllc. 

CUIIIY.. propri i i  . Y I  a c r q  20 dCt~ . 
lot 5 2  du >enle R .  

Culriv . provriCr.. IO5 acrrs. 21 dtfr . 
loi 53 di1 5Cmc R 
lor $3 du Semc R 

Culriv.. piopri6r ., 205 acres. 39 d+Tr., 
lots 5s du SCme R #c l  41 dulkme R 

Culri.,., propriir , 94 atm. 27 dclr , 
lot 55  du 5tmr R. 

Culi~v.. propritr , 176 a c r e ,  37 drfr . 
loi MI du 5éme R .  

Culrlr. . )7rdpriCL.. 74 bCreS, 10 d i f ~  
lot 61 du Iicmc R 



NOMBRE DE Coniniu Con. 
FAMII.ES nlinir Vrrnh NOM DE FAMILLE NOM DE B A P T ~ E  ACE REMARQUES 

17. c CU LalibcrtC 
c c f k  fhibault 
c clC 

cre 

cf* Jn i t  
cf& S a m i n  

cl* Sanarin 
ci& Chalifoux 

CR Sanatin 
cl& h i o t r t i t  

crc 
C i l  

cf t  Sarnsin 
c l k  Maillei 

c c l é  Raymond 
c c l h  Lnlibctti 

J.-Bapfirtt 
Aurclie 
Damarc 
Philcas 
AdClard 
Clarinda 
Thtrbina 

Pascal 
Eloisc 
Pascal 
Clix& 
Dotina 
los -$douard.hout 
Joi-Mwirnrn 

l o m h  
Ollvc 

WÏlrrid 
Malvina 
Wilirid-Arfhur 
los -Amable Romulus 

Jeseph. pcrc 
Est hcr 
Ltandrc (idiot et mucl) 
iuernsw 
Julcr 

Jowph, fils 
Msihildc 
Dorcina 
Elzirc 
Pairicr 
Honoré 
Joseph-Ubald 
hltdcric 

Jaicph. fils 
Margucrilc 

Cultiv.. proprïf .69 acrcr, ïû dtlr . 
lot 62 du >tmc R 

cufiiv . pmpriii.. 66 acres. 10 dcfr., 
Loi 65 du I cn~e  R. 

Cultiv.. propri2i.. 102 a m .  15 dtfr.. 
loi 67 du 5cnie R. 

Cultir , p:a?r~C~ , XF aum. 32 dClr 
lots 66 er :O du 5tmc R. 

Cultiv . gropnCl ,476  acre. h!  dzfr 
lo t i  68, 69. 71 c i  72 du 3imc R 

Culiiv , proprlh.. 139 ana, IOdirr.. 
lois 8 1  ti 81 du X m c  R. 

CI+ Chubonntau 
C r e e  L C ~ O U X  

cfec 
cf( 
crt 
CI* 
ciee 
cric 
Cie  

c c f t  Charinnd 
c c r k  D ~ O U ~  

c r.4 
C cf& 
c ctt 
C c f 6  
c c kt 

Damarc 
Suanne 
Donalda 
Aldtric 
T h d 1 l l c  
Adolptic 
Fah~ana 
Guillrlrnim 
Vlctonn 
Suzanni 
Hmniis 
Marie-Annc 
MaricJtanne 

Emcry 
AziIJa 
Lbald 
Eugcnc 
Hubrrt 
Gçoi~e  
Gcoraiana 
Evtllnm 
NapotCon 
Anlde 
JO<.-Ltonird 

49 CU114v, oropri4t.. 779 ames, 108 dl f r  
4 3  lots 34. JS. 36. 17. 38, 58 ct 'hdlv 
ZS h m  6tmt R 
?! 
19 
16 
16 
14 
12 
9 
a 
7 
3 
61 Cul4iv.. propnh.. 191 acres. 49 dCfr.. 
40 lots 32 n 53 du @me R 
1') 
I 7  



NOMBRE DE Cornmu- Con. 
FAMILES nlini< iirrnk NOM DE FAMILLE SOM DE BAPTÊME AGE REMARQUE$ 

Alphonse 
Olive 
lolcph 

Iicrmtnegt Ide 
Margueriic 
Alderic 
Alida 
Marit.Anne 
Hcnri-Hrrmoir$ildc 
Marie-Mar$iiivrirç.( ::qi 

Ociave 
elodrr 
Maric-Annî- Proxima 

Prorpcr 
ol ive 
R' i l i r id 
Adclard 
Cunsiancc 
J.-Dap.-Oswald 
Valcnrinc 
.4uroie 

Ioscph 
Tophie 
Jarcph 
fcrrli!miid 
A lehwd l l  
Aiphui ' ic 
Fndoliiir 
105 .Tclcrphorc 
l ~ ~ . - \ V ~ l i r ~ d - R c r n + o  

J o ~ p h .  Dérc 
Angélique 
Francois 
David 
Délima 
I.-Bspiisie 
William 
Gcurgc 

P h i l h  
Viralinc 
Exilid 
1 clfsphore 
Maric-Annoncia 

Amablr 
Adtlirnil 

Pitirr 
EuIda 
Manc.Angr 
Oljva 
ijirudonn! 

m l p h i s  
Maricline 
hfarcclinc 
6van~el i i ia  
ï i a \ i c  
los . -mlph is  
A,t!iC,,,l,~ 
1os:~rnilc 
Rosa 
R o s ~ n l m a  
Molse 

Culriv , propr iei  , 86 acre< 33 delr . 
lors 54  du 66mc K 
- çnlarlr adopl i l  

Culi iv . propricr .Zn? ocrcs. 58dcfr.. 
lois 55 et 56 dri &ii,c R. 

C cfc 
C ci& 

CUIIIY , Propriei . 101 3ue. 31 delr , 
loi 51 du 6ime K 

C c i l  
c c f h  

Culri, . propritl.. 398 acrcs. 53 dCf . 
lo r i  56. 57 ct 18 du 5émc R. a v c ~  60 
et H du 59 du 6éme R 

cf& 
c cike 
F cf? 
r cir 
C C i  CI. 

Guay 
Dumoulin 

Cu!iiv.. propritr.. IOJ arrrr. 1-ldcfr.. 
ior 61 du b+iiie R. 

LachapeIl- 
Sarrasin 

e ri 
c c l k  
c cf+ 
F cf& 
c cik 
c cft 
( i f &  

Ciiltiv.. fzrrnicr. 114 acrcs. 33 dtfr.. 
lor 62 du &me R. 

Denis 
Sarrasin 

Culri\ , p ro~r ier . .  246 acres. 30 defr.. 
1015 61 cr 65 du &mc R 

Clemenr 
Labcllc 

Cultiv . proprilr , 110 acre .  Ui dCir.. 
18hne lo i  du 4 m c  R .  

Carrier? 
Lïg;iulr 

Cultiv.. propnef , 390 acres. 20 d4lr , 
lors 82.  81  r i  84 du 6Emc R. 





NOMBRE DE C;iiL. Con 
FAhllLES nhnts l irmk NOM DE €ALIII.LE - - -  . 

NOM DE BhPTeME AC€ REMARQUES 

c clic ilarerie 

c c i *  Raymond 

b9 Journalier in dcpuis 7 mois. suircfois 
fcmict de la icrmc du milicu, sr 
propose d e  Faire cemonrtr $a iümillc 
aciucllcmcni aux Troir-Rivicrcs 

2 1 Maiircrx d ' t r ~ l c  ici deeuis 4 mois, 
vtnuc de SiJovrtc. 

38 Journalier. reride scturllrmcnt chcz 
son frlrc. Ios Rajmorid, p 2 x .  

Rhum4 c l  Remarques 

1 Cciic mission mmprnir. O FamiIl. en 1879 
1 cn m a n  !88U 
3 cri 3vrJ 1880 
6 en dfc. lBsu 
i l  cn jan. lSS2 
35 cn l a n u .  1 8 8 3  
14 cm jmv. 1884 
63 eii ianv. 1887 
14 cn janv 18W 

2 La popularion, ryis immigration ci i i i i lprt  lc dCpart dt  3 noinbrcusc lamillcs dcpuis 1881. a 4u8rncntb de 13 $mer t n  1868, ci de 16 cn 1889 

3 En janvier 1690. p0pulatÏon ioialt (Sans Gdrnprcnarr Icr famillcs dc Marchand airaches i da Chûic lroq I - 396 Amcs 
Celle population de 396 comprcnd 231 co f~~ i~ : i~~~ ian ts .  29 garcons de 18 ans cl pliis, 13 iillcr de I O  mi CI plus, 116 tnfanls en Lge d'dlcr h I'KoIe 

4 En juilltt 1886. 1.. d?fri~hrmcn( de roui i n  otholiquti. rkidcnri, ou non ttait dt 1,167 acres. 
c i  cn ~ u i i l i i  ! S S Y .  ai: I .547 3crcs. 



ANNEXE 3 

Les Missionnaires 
et les curés 

de L'Annonciation 



Liste des missionnaires, des nrr& el der viraira de L 'Anrionciorion (I878- 1985). 

Mgr Antoine Lahclle 
K.P.  Jan-Joseph Kaynel, s.j.  
R.P. Marcel Mariineau. s.j.  
R.P. Marccl hiartineau, s.j.,  R.P. Vinor Hudon, s . j .  
R.P. Charles-Eugène Lefebvre. s.j.. R.F. Theophile Caisse. 5 . j .  

R.P. Albini Primeau, s . j . .  R.P. Lkonard-Elie Lemire, s.j. 
R.P. Eiirnne Proulx, s.j., R.P. F.-A. Santerrc, s . j .  
R.P. Olivier Nauli, s.j., K.P. Pierre Mouuer. s.j., R.P. ~aul-Émile Dufresnr, 5.j .  

R.P. Olivier Naulr, s.j., R.F. Camille Laporte, s.j. 
R.P. Joseph Grenier, s.j., premier niissiomaire résident, s.j.. R.F. Adnen Delay, s.j. 
R.P. Olivier Naulr, s.j. 
Dom Louis-Marie Vuaillet, c.r.1.c. 
Dom Louis-Plarie Vuailler, c.r.i .c., Dom J .-André Mouiei. 
Dom Louis Vuaillet, Dom André Mouici. Dom Eiienne Riou. 
Dom Léon Dunoyer, Dom Ëiienne Riou. 
Dom Lkon Dunoyer, Dom Louis Vuaillet. Dom Andrc Mouiet. 
Dom André Mouiei. 
Dom AndrC Mouiei, Dom Étienne Riou. 
Dom Andri Mouiet, Dom Adrien Dalloz. 
Dom Andrk hlouiei, Dom V,icior Epinard. Dom Adrieii Dalloz. 
Dom Victor Epinard, Dom Etisnne Riou, Dom Adrien Dalloz. 
Dom r tienne Riou, Dom Adnen Dalloz. 
Dorn Eiienne Riou, Dom Adrien Dalloz, Dom Vincent Bardin. 
Dom Vicior Epinard, Dom Adrien Dalloz, Dom Vinceni Bardin. 
Dom Vicior Epinard, Dom Adrieil Dalloz. Dorn François Mallet. 
Dom Adrien Dalloz, Dom Vincent Uardin. Dom Ambroise Buisson. 
Dom Adfien Dalloz, Dom Augustin Roux. 
Dom Adrien Dalloz. 
Dom Érienne Hiou, Dom Adnen Dalloz. 
Dom Adricri Dalloz. 
Dom Adr i t~ i  Dalloz, Doni Jean-Baptiste Morlai. 
Dom Jean-Baptistc Morlai, Dom Renk Desjardins. 
Dom Jean-Bapiisie Morlat, Dom Kcné Desjardins, Dom Beauregard. 
L'abbé Joseph-Rodrigue Cadicux, cure; I'abbP C .  Mcrcier. vicaire. 
L'abbé Clkment Arpin, curt; l'abbt G. Mercier, vicaire. 
L'abbé Cltrni,iit Arpin, cure; l'abbé Cadotie, vicaire. 
L'abbe CIErnçni Arpin, curC; I'abbi Thibault, vicairc. 
L'abbk Clément Arpin, curC; I'abbé Elphègc Cousineau, vicaire. 
L'abbk Clémeni Arpin, curé; I'abbk Clkmsnt Boisven, vicaire. 
L'abbk Cltment Arpin, cl;rk I'abbk J.-A. Leclaire, vicaire. 
L'abbt A.-Pierre Ncveu, ciirC; I'abbi Irénée Bélanger, vicaire. 
L'abbk A.-Pierre Neveu, curt; I'abbé h1arcrl L'allier, vicaire. 
L'abbk A.-Pierre Neveu, curC; I'abbi: Alberr i)lourde, vicaire. 
L'abbi A.-Pierre Neveu, curt; l'abbc Denis Villeneuve, vicaire. 
L'abbé Pierre Neveu, curé; I'abbl! Denis Villeneuve. vicaire, de 1952 A 1955; l'abbé 
Rosaire Richcr, vicaire, dc 1955 à 1962. 
L'abbe Simon L'Allier, cure; I'abbé Jean-Paul Beausoleil. viwire. de 1962 h 1964; 
I'abbk François Genest, vicaire, de 1965 h 1967; l'abbé ErCmcc Leduc. vicaire, 
de 1967 a 1970; I'abbC Germain Villeneuve (Oblat), vicairc, de 1970 a 1972: l'abbé 
Rolland Lacombe (Dominical). vicaire, de 1973 a 1980. 
L'abbk Rosaire Richer, curé. 



ANNEXE 4 

Les maires 
de Canton Marchand 
et de L'Annonciation 



Les inaires de Canton lWorchand, 1887-1985. 

RerménCgilde Desjardins 
Damase Charbonneau 
EIerrntnégilde Desjardins 
Emery Chartrand 
Dosithée Boileau 
Horace Chartier 
Ferdinand Desjardins 
Dr Josuk Pineault 
Thomas Draper 
Thomas Draper 
Constant Péclet 
Ovila Robidoux 
Ferdinand Desjardins 
Ovila Robidoux 
Delphis Desjardins 
Théophile Fonin 
Delphis Desjardins 
Léonard Chartrand 
Ovila Gauvreau 
Louis Raymond 
René Richard 
Marc Robidoux 
Marc Tourangeau 
Léon Fortin 
Jacques Beaudoin 

Les maires de L'Annonciation, 1908- 1985. 

Côme Cartier 1908 
Horace Chartier 1909 
Côme Cartier 191 1 
Osias Giroux 1913 
Alfred Robidoux 1914 
Ménésippe Guay 1919 
Wilfrid Taillon 1920 
Joseph Delisle 1922 
Côme Cartier 1925 
Charlemagne Denis 1932 
Ondsime Noël 1947 
Jacques Cartier 1959 
Rolland Pelletier 1963 
Adrien Charbonneau 1967 
Benoît Robidoux 197 1 
Jean-Paul Boileau 1979 



ANNEXE 5 

Les eveques 
du diocèse d'Ottawa 

et du diocèse 
de Mont-Laurier 



L'6vèque du diocPse d'Ottawa. 

Mgr Joseph-Thomas Duhamel, (1  874- 1909) 

Les &é.?ques du diocèse de Monf-Laurier. 

Mgr François-Xavier Brunet, ( 1  9 13- 1922) 
Mgr Joseph-Eugène Limoges, ( 1  922- 1965) 
Mgr AndrC Ouellette, (1965- 1978) 
Mgr Jean Gratton, (1978- ) 



ANNEXE 6 

Les représentants 
politiques du 

comté de Labelle 



Les dkpitrks JkdPraux du cornr.4 de Lubelle, 1891-1982. 

C. R.  Delvin, comré d'Ottawa (1) 1891 -1 896 
Henri Bourassa (L) 1896- 1908 
Cliarles-Beautron Major (L) 1908-1 91 1 
Honoré Achim (C) 191 1-1917 
Hyacinthe-Alfred Fonier (L) 1917-1925 
Henri Bourassa (1) 1925-1935 
Maurice Lalonde (L) 1935-1949 
Henri Courtemanche (C) 1949- 1953 
Gustave Roy (L) 1953-1957 
Henri Courtemanche (C) 1957-1 962 
Gaston Clermont (L) 1962-1963 
Gérard Girouard (C) 1963-1 965 
Gaston Clermont (L) 1965-1968 
Léo Cadieux (L) 1968- 1972 
Maurice Dupras (L) 1972-1984 
Fer nand Ladouceur (C) 1984- 

Les ciéputds provinciuux du cornié de Labelle, 1891-1985. 

Nérée Tétreau (C) 1892-1 897 
Charles-Beautron Major (L) 1897-1904 
Ferdinand-Ambroise Gendron (L) 1904- 1912 
Hyacinthe-Alfred Foriier (L) 1912-1 917 
Honoré Achim (L) 1917-1922 
Désiré Lahaie (L) 1922-1923 
Pierre Lortie (L) 1923-1935 
Albiny Paquette (U) 1935-1 958 
Pierre Boliémier (U) 1958- 1959 
Ferdinand-Joseph Lafontaine (U) 1959-1 973 
Roger Lapointe (L) 1973-1976 
Jacques Lkonard (Q) 1976- 1985 
Damien Hétu (L) 1985- 

Noie: (LI: Parti libéral; - (C): Parti conservateur; - (U): Union nationale; 
(Q):  Parii Quebécois; - (1): Indépendanr. 



Notes 



Listes des abrPviations et des signes. 

Edir. 
Nd. 
N.p. 
S. Pd. 
S. 1. 

A CAM 
A CESJ 
A CEML 
A CSPN 
A MCM 
AM VL 

* N e  
APL 
APC 
ARDA 
ASJCF 

BNQ 
BMM 
c m  
CLSC 
CRCL 
CRDL 
CRDO 
CR LL 
MAC 
MRC 
OPDQ 
ORRA 

SNQ 
STAR 
SSJB 
SP VR 

éditeur 
non daté 
non pagine 
sans éditeur connu 
sans lieu d'édition 

Arclrives de la Chancellerie de I'ArchevêchC de Montréal 
Archives de  la Chancellerie de l'Évêché de Saint-JtrÔme 
Archives de l a  Chancellerie de ~ 'Évèché de Mont-Laurier 
Archives de la Commission Scolaire Pierre-Neveu 
Archives municipales du Canton Marchand 
Archives municipales du Village de L'Annonciation 
Archives nationales du  Quebec 
Archives paroissiales de L'Annonciation 
Archives publiques du Canada 
Amenagemeirt rkgional et développement agricole 
Archives de la Compagnie de Jésus canadienne-française 
Bibliotheque nationale du Qukbec 
Bibliothèque municipale d e  Montréal 
Comité intermunicipal de développement économique de Labelle lnc. 
Centre local de services communautaires 
Conseil régional de la culture des Laurentides 
Conseil régional de développement des Laurenrides 
Conseil régional d e  développement de  l'Outaouais 
Conseil régional des loisirs des Laurentides 
Ministkre des Affaires culturelles 
Municipalité régionale de comte 
Office de planification et de développement du Québec 
Optration Réveil de la Région de L'Annonciation 
Société Nationale des Québécois 

Société technique d'aménagement régional 
Soci&t4 Saint-Jean Baptiste 
Sociétk du Patrimoine de la Vallke de la Rouge 
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Messages du comité Historique 

Chers Concitoyens, 

Lors d'une réunion régulière du Conseil Municipal, j'ai Cmis l'idée 
de souligner le 7Sième anniversaire de L'Annonciation, celte idée fur 
bien accueillie par tous les membres du Conseil. 

C'est alors que je fus nomme responsable des Fètes, je me suis 
empressé de trouver des personnes-ressources qui pouvaient m'aider 
A cette belle rialisation. Ces personnes qui ont passé toute leur vie a 
L'Annonciation. et qui connaissent bien la petite histoire de leur vil- 
lage, sont: Jean-Paul Boileau, Cécile Gauvreau-Boileau, Frkdéric Cotte, 
Adrien Charbonneau, Jacqueline Raymond-Bélanger, Gisèle Charet te- 
Péclet, Jeanne Marois-Gagnk. 

Par la suite. d'autres personnes de différentes associations se sont 
jointes a nous pour élaborer un programme des Fêtes. Le comité était 
formé. 

L'objecrif de ce comité fur d'organiser plusieurs fêtes durant l'année 
du 75ikme qui  ttait en 1983. Entre autre: la Fête des Retrouvailles qui 
obtint un kclatani succès. 

Le deuxième but de ce cornite fur de voir à l'élaboration d'un livre 
qui raconterait l'histoire de L'Annonciation. 

Ce but fut atteint; le livre est écrit, merci er bravo à Richard 
LaGrange. Grand merci à toutes les personnes qui ont travaillé de prés 
et de loin aux Fètes du 75ième. 
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Par le présent Iivre inrifuté Le Nord, mon ptre, volid notre avenir, 
i'hislorien Richard LaGrange a su réaliser le voeux exprimé par 
Samuel Charelie, dans sa monographie Doulce Sorivenance dans laquelle 
iI Ccrivait, à la page 22, que: "Cetle collaborarion à l'histoire de la 
perite parrie servira de base, espérons-nous I'brection du monument 
furur qu'un hisrorien de voleur enlreprendra. pour rendre pIeine juslice 
a nos terriens inconnus, 6 ces hdros du sol québécois," 

Nous pouvons dire aujourd 'hiti: mission accomplie. 

Présidenle du CornifP historique. 



T 

Message du Maire de L'Annonciation 

Descendant directement d'une famille de pionniers, les Boileau. ça 
me fait plaisir en tant que Maire et citoyen de L'Annonciation d'avoir 
oeuvre parmi vous, concitoyens, concitoyennes de cette paroisse. 

Dbjh au delà de cent ans arrivaient ces braves colons défricheurs avec 
le cure Labelle. 

Après plusieurs années avec Canton Marchand,  on décida de for- 
mer le Village de L'Annonciation en 1908. 

Premier conseil inunicipal et depuis ses maires et conseillers se sont 
succédés pour continuer la prospérité de ce dit village. 

Et depuis, grâce a cet esprit novateur dont ont toujours fait preuve 
les dirigeants municipaux et le support de la population, L'Annoncia- 
tion s'est taillée une place enviabie dans la Vallée de la Rouge. 

C'est pour ça qu'il fait bon vivre chez-nous le plus beau village des 
Hautes Laurentides. 

Et aussi, je voudrais féliciter sincèrement toute l'équipe qui a tra- 
vaillé à la rkalisation de ce livre. 
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RICHARD LAGRANGE 

Historien et professeur d'histoire 
au pavillon Mont-Laurier 
du Cégep de Saint-Jérôme. 
Il a travaillé h titre de chercheur 
à lJInstirut Québécois de recherche 
siir la culture. 

Le nord, mon père, voilà notre avenir est une phrase écrite par un 
jésuite en 1880 invitant sa communauté à tenter l'aventure de la 
colonisation de la vallte de la Rouge, au nord de Montreal. Par la suite, 
elle est devenue le mot d'ordre de tous les colons et, aujourd'hui, le 
titre du présent livre qui  raconte l'histoire du peuplement et de la mise 
en valeur d u  territoire de L'Annonciation et de Canton Marchand. 

Homnies, femmes et enfants, partaient en majorité des paroisses du 
comte de  Terrebonne, et allaient vers le nord. Ils étaient fermement 
décidés et convaincus de rrouver le paradis terrestre qui ,  selon le curé 
Labelle et les propagandistes de l'époque, existait bien de l'autre côtk de 
la Repousse, dans la vallke de la Rouge. La plupart n'étaient pas riches. 
Beaucoup cherchaient A fuir les difficultés kconomiques et le 
surpeuplement de leurs paroisses. Animés d'un courage à route épreuve, 
plusieurs triomphèrei-it des innombrables embûches pour devenir les 
pionniers de L'Annonciation et de Canron Marchand. 

Mais, un siécle plus tard, qu'en es-il advenu de ce nord? Quelles sont 
les principales caractkristiques qui ont marque l'évolution de cette 

ancienne paroisse de colonisation? 


