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A quelques mois de la célébration de son centenaire, Saitit-Paul-de- 
1'Tle-aiix- ois n'avait encore fait I'objec d':iuc~ine recl~erche systémnt.ique 
visant A retracer les faits rnarc1ii;iiits de son histoii-e sur les plnris civil, 
religieux, scoinire ou anecdotique. JI importait donc de coinbler en par- 
tie cette Iüciine, piiisque tout citoyen éprouife iin jour oii l'ai~tre le désir 
de corinaître les origines et l n  chronologie de sa localité, niême s'il ii'en 
est pas natif. 

C'est par conséqueiit avec beaucoiip de fierté mais aussi d'humilité, 
que I'nuteur prfisonte niix I'~tii1inoix et 21 tous ceiix qiie le sujet intéresse 
ce volume siir saint-Paul-dc-l'île-ni1.y-~oix. Fierté de partager ses décou- 
vertes, de r~ppcler  (les bits et des noms oiibliks, de rétablir des liens entre 
les génératioi-is. IluinilitL devant I'nnipleur de l'entreprise et iace aux linii- 
tes irnpasfcs par le cenips, l'kparpillenierit des dociinients et les choix Ii 
effectiier panrii iine importante documentation. 

L'ouvrage comprend six grandes parties : 
* Lcs origiries, alors que Saint-Vnlei~tin eiiglobait le terri- 

toire actiiel de notre niunicipalitC. 
Ide dérrict~ibremeiit de In paroisse de Saint-Valetitin et 
les conflits qu'il suscitn. 
Ln t'ondation de 1;i piirciisse et de tri municipalité de 
sain t- aii il-de-l'fle-aux-sois. 
Les preniiéres :innées d'existence, de 1900 à 1930. 
J,cs dC~ciiriics riioiive~nentées 1930-1960. 
L'Cpocpe contemporaine, de 1960 aiijourtl'hui, et les 
chaiigemerits qui  l'oiit accompagnée. 

Le lecteur notera les nornbretises 1-éférences A I'actzialitk proviticiale, 
iiatio~iale ou mondiale. Il nous a senibié t n  effet n&ccssiiirc de  situer les 
bits rapport& dans uri cciii texte pliis glolial, de façon h déniontrer que les 
pct.itcs mutiicipalitks, 11i:ilgré leiir isolenient, suilrrient neanmoins les 
grands courants de peiisée (lu leur époqite. 

L'auteiir remercie sinci-remcnt les municipalit&s et les Fabriques de 
saint-~riiil-de-l'flc-n~~~~~oix et dc Saint-Valentin, les arcliev~cliés de 
blontréal et de Saint-Jean - Longueilil ainsi que ln Corntnission scolaire de 
Sairit-Scan-sur-Richelieu de I i i i  avoir f;icilii:é l'accès h lciirs archives. 11 
csliritiie égalernetir sa recorinajssance aux personnes ayaiit gracieuse- 
ment offert des dociinients phcitographiques. II soiihaite enfin que les 
lecteurs éprouvent aiitorit de sfitisfactiori h parcourir ces pnges qii'il en n 
ressenti lui-&me fi les rédiger. 





Saint-Pal11 représente une des figiircs les plus niarcluantes et les 
plus ~ascinanres du christianisme n:iiss;int. Ce Fiit en bonne partie 
sous son influence qiie la nou\lelle religi.on se dégagea de la loi juive 
et acquit son caractére iiniversel. 

Né à Tarse, en Asie mineure, vers l'an 10, cl'une Famille juive, 
Saül, c'était alors son norn, posshdait également la citoyenneté 
romaine. Juif intransigeant, i'orrnk selon les doctrines pliarisiennes, 
il persécuta d'abord l'I<glise chrétienne et t'lit mêlé ni1 meurtre de 
saint-Étienne. II  se convertit B la siiite d'une vision du Christ 
ressuscit4, sur  le cheniin de Damas. 

A partir de ce moment, il prechn et fonda des conimiinautt.~ 
chrétiennes lors de  nombreux voyages missionnaires, qui le 
conduisirent A Antioche, AthEiies, fiphèse, Coi-ii-ithe e t  en 
Macédoine. En l'an 58, i l  fut arr2té A Jérrisaleni et gardé prisonnier 
deus ans ?I Césarée (en Palestine), avant d'être envoyé H Rorne pour 
v sllbir son pi-ocès, lequel sc termina par iin nori-lieu. 

C'est dans  cette derriière 
villc, selon la tradition cliré- 
tienne, qu'il fiit exéciicé h la 
suite d'iiiie nouvelle captivitd, 
entre les nnnées 62 et 67. 

1:actioil de  Saint-Pal11 est 
particulièrement relatée dans 
les Actes des Apiirres. II a I i i i -  

niêrne laissé de noml-ireiix 
épîtres (fipitres aux Rornains, 
aiix Coriiltl-iiens, aux Éphé- 
siens, aux Philippiens, aiix 
Colossiens, üux Tl~essalo- 
niciens, aux 1-Iébreux, h Tite, ?I 

Tiniothée et à Philén~on). 

Son zèle B porter le message 
du Clirist ailprès des non-juik 
lui valut le titre d'« Apôtre des 
gentils r .  L'anniversaire de 
Sniiit-Paiil se célebre le 29 jiiin. 

I'ito rr<rrimiic dc Sr1inr-l"r~'criri-de-1'fI~-~riis-.\iiis. 
Photo : Denis Treniblrq. 



Hiiti\yernent libérée du gel et ngitee par iin fon vent du siid, !a ii- 
\rière Richelieu arborait, en ce 17 mars 1898, sa couleur gris 
m6tallique des jours de tempête. Dans quelques sema.ines, les glaces 
du lac Chfirnplajn descendraie~it son cours, prcsage de l'&te. 

La paroisse de Saint-Valentin, située en pimie sur ses bords, comp- 
tait alors un peu pltis de 1 300 ânies. Presque cxclusivenici~t nir;iux, 
ses 1i:ibitants y \rivaient au rythme des saisons, encore peu touchks 
par 1'industrialis:ition qui progressait dans les sociét6s occidentales. 

Elle se composait, eri 1898, du  village de Saint-Valentin, ayant 
pour centre l'église. sise en face de l 'île-a~ix-~oix sur  la route longeant 
la rivière, et  de Stottsville, formé de paroissiens regroiipés surtout 
autour de la station de cheniin de ler; s'y ajoutaient le Petit Rang, le 
rang Saint-Georges, le rang Pir-Vir, le Bas et le Maiit-liichelieu (le riord 
et le sud de la paroisse actuelle de Saint-~aul-de-l'~~e-aux-~oi.u) et l'fle- 
aux-Noix. Quelques anrlées auparavant, en 1890, elle avait perdu une 
partie de son territoire, lors de l'brectiori de la paroisse de Saiiit-alaise. 

Ce soir-18, le soleil se coucl-ia ail milieu de Formatioris nu:igeuses 
menaçantes. Vers iine heure du matin, u n  violent orage éclata siir la 
région. Lorsque le curé, Vitalien Diipuis, fïrt réveillé par un fonnida- 
l ie  coup cle tonnerre, il su t  ~ ~ ~ ~ i t 8 t  que 1:1 foudre rivait frappé tout 
près. II se précipita vers l'&aise et constata qu'un iricendie s'y $tait 
d6clar6. II sonna le tocsin puis s'empressa, malgr4 l'obsciiriré, de 
saliver les orticrnents et les Saiiites Espèces. 

Déjà quelques pal-oissiens accouraient. Mais les rnoyeils dérisoires 
daiit ils disposaient, à plus forte raison en  pleine ~iui t ,  les forcèrent h 
assister, impuissants, 5 la destruction de leur église. 11 ri'en resta que  
les miirs celciri6s et cluelrlues biens saiivés A la 1iAte (1). Elle venait de 
siibir de coi"iteiises repsrations et possédait depuis I'ét6 prtcédent iin 
cal-itlon, dont s'enorgueillissait le curé Dupiiis. Sa reconst.mction allait 
diviser profondément la cornmunaiité, susciter qzicrelles et rancoeurs 
et ultimemerit donner naissance A une noiiilelle paroisse : Saint-P:iul- 
de-l'île-aux- ois. 
(1) Dans s c ~ i i  oiivrnge. I~rojeçiioti stir Saint-Valentin .a. Jeanne Grfigoire situe I'incerirli? 

de l'i.tlis~. ile Saint-Valcncln LII 1SC)7. .\l:iis le siiiistre eiit Re1 çt bien lieu dans IR nuit 
du 17 a i i  18 inars 1535. I.cs joiiriiauu rlc I'époclue et des lettres de XfotisciCneiir 
Brucliési en attestelit 



saint-~aul-de-l'Île-aux-~oix et Saint-Valentin : 
une origine commune 

Origines et exploration : 

I,a seule voie de communication, pour quicoiique désirait 
accéder au territoire occupé aujourd'hui par la miiiiicipalité de  
Sain t-~aul-de-1'Ple-a~ix-Noix, fut longtemps la rivière Ricllelieu. 
C'est elle qu'empni~lta Chnrnplain lorsqiie le 3 juillet 1609, en 
canot d'écorce et acconipagné par deux Frariça.is, i l  passa à la haii- 
tecir de 1'fle-aux-Noix. Pour la prernikre fois, des Européens 
s'aventuraien~ dans In région. 

L'explort?ceiir poussa jusqu'au lac Chainplain, auquel il laissa 
son nom, vestige de la mer de Champlain, qui recoiiviit toute ln 
plaine Laurentienne A la fi11 de 1;i dernière cSpoque glaciaire. En 
effet, la plaine s'étant affaissée il y a des ~nilliers d'années sous le 
poids des glaces, I'6lévation du niveau des océans la s~ibmergea 
suite au réchauffernent di1 climat. 

Ce n'est qiie gradiieliemenc qu'elle remonta, libéree de la 
masse d u  glacier, s'asséclianc et permettant la flore et 5 la faurie 
d'y proliférer. On presume que le Richelieu se forma lors du  
retrait des eaiix. Elle hit occupée, à partir d'il y a environ 6 000 
ans, « par des groiipes de prédateurs noinades, venus de la 
Nouvelle-A.rigleterre e t  du sud de l'Ontario » (11, ceux-ci subsis- 
tant surtout de chasse ec de pêche. 

Bien avant le passage de Champlain, les lroquoïens empilin- 
Laient le Ricl~elieii polir venir cha.sser dans 1a vallke ou y metier 
des expéditions guerrières. Des fouilles arcl16ologiques effectuées 
sur l 'île-aux-~oix prouvent qu'ils s'y sont arrêtCs. Mais les 
amérindiens se IimirPrent dalis notre région à des iiicursions, sans 
établ issenient fixe. 

(1) Claude Chapdelsine. Iiiiages de la préhistoire di1 Qui.bec. rccherclies amfrindienries 
au C>u&lwc, 1978. 



Si bien qii'ei~ 1731, les rives de  lii ril'iére Kichelie~i au sud de 
Chambly. et entre autres à la hauteur du village actuel de Saint- 
Paul-de-l'île-aux- ois, étaient désertes. Or il  ii'existait plis B 
l'époque de  iroiitikre précise délimitaii t les colonies anglaises et 
françaises. Si quelqii'un décidait de s'établir daris la portion de 
territoire miroyenne, la règle du <( premier arrivé premier servi » 

semblait prévaloir. Voyant se rapprocl~er le peuplement anglais, 
les autorités françaises décidérent de favoriser l'établissement de 
colons siir les bords du Richelieu. 

La Seigneurie de Léry : 
D'où la  concession, le 6 avril 1733, nu sieiir Gaspard 

Cl~aussegros de Léry, d'une seigneiirie incluant le territoire actuel 
de Napierville, Sain t-Valentin, sa in t -~aul -de- l ' f l e -mx-~oix  et 
d'une partie de Saint-Jacques-le-Mineur et  de Saint-Blaise. Elle 
s'étendait sur « deux lieiies de iront par trois lieues de profondeur, 
bornée en  front par la riuière Richelieu, au nord et sur la même 
ligne (la Grande Ligne) par la Seigneiiric de  Longueuil et nLi siid 
par la rivière de Lacolle B. 

Chaussegros de Lkry, né  h 'l'oulon, était veiiii en Nouvelle- 
Fra.nce en 1716. 11 y devint ingénieur en chef du roi. I l  fortit'ia 
Québec, Trois-Rivières et développa les forges Saint-Maurice. La 
rneme année (1733) érait concédée la Seigneurie de Noyan, dont 
faisait partie l'Île-aux-~oix. 

En octroyaiit ces terres, on posait toutet'ois cert.aines condi- 
tions : le seigneur se voyait dans l'obligatioii de les soiis-concéder, 
à uri pris raisonnable, i tout habitant manifestant le désii- de s'y 
établir en permanence et de les défricher. 

La pointe a Boileau ( 1 1  

S'ét.ablir sur la rive ouest du Richelieii, siir le territoire occupé 
aujourd'liui par sain t-~aiil-de-l'fle-auir-~oix, signifiait en 1733 
vivre dans les bois, A plusieurs lieues de toute hribitation. C'esc ce 
que Fit pourtant René Boileau, le premier à y obtenir une conces- 
sion et à s'y installer :ivec son épouse Marie-  rine ne Robert. 

\reni~s de Chambly, où ils s'étaient mari& e n  1732, ils se 
fisèrent sur une pointe de terre, près de la rivière, sice ultérieur de 

( 1 )  Reiisei~nerneiits tirés d'iin art icle dii juge Philippe Dcmers. pnrii dans 
t e  Caiiada Francais. 



l'liôcel Kiviera et  de l'act~tel camping Riviera. En 1738, le beau- 
frére de Boilea.~, Jean Gaboriau, obtint également u n e  terre en 
concession dans le même secteur. Le titre inentionriait : 

*Le 1 9 may, mille sept cent trente-l?:li if. ,  j'ai concddé ri.iie terre 
dun.s In seig.izeu.rie d e  Lkry air siei1.r Jeun Gaboricxu, dit 
Lupn.line, de 3 arpents cle.lro~ic et 40 de profondeur, joignmit 
celle de BoiCeuti du côté d'en bus, e?i re,i.te de 2 livres pa.r arpent 
deJi-oni. lin. chupon, upi. SOI de cen-S. Je l'y permets de cluisser, 
pesc1i.e-r et rruiter orc amdre des den.rées.* 

Clzclzrssegrvs de L é v  

Mais les Boileau étaient davantage nomades qiie colons. Ils 
connaissaient d'ailleurs les langues indieilnes et des membres de 
leur famille exerçaient le métier d'interprète aiiprks des 
autochtones. Vcrs 1744, Relié Boileau abandonna la culture et  sa 
terre et opta pour la traite avec les Indiens. Quant Gaboriau, il 
n'avait rilême pas défriché la sienrie à cette époque. 11 la vendit 
ulrérieiirenient. Apres de miiltiples déplacements dans la 
périphérie du lac Chs.mplain, le couple retourna s'étalrilir h 
Cliarnbly après I R  Conquête. 

Mais l'endroit où ils s'&tient d'abord établis conserva le noin 
de 4 Pointe h Boileau B. Ainsi, en 1752, iin dénomme Fratiquet 
ecrivait daiis son journal : 

a Repris plu.?; u.vun.f les terres de lJnt~e.$i1 passés dmun.c le 
débouclié cle la ri.iiiè.re 15 BLciiry, luiss4s sur la guu.clze les qiiu- 
tre pctircs isdes, ln riuiert. L I U  Sud, et mis a t m c  polir riîizer, & 
Ln Poiil. ie ù Bui lm,~ i  pur le tmaers de In grande Isle-aux-~0i.x. i) 

En juillet 1757, ktoiicalrn notait dans son propre joiirnal : 

r b i t  halte ù midi azi. lie-u no.mm4 le cusnperne?i.t de Boileau, Q 
quatre lieu.es cle Sçtiîat-Jea.n. Il y avait c1a.n~ ce liai ?ln. 
étnli1issemeii.t appartenunt ù ce Boiieu u, qulil u uha ndonné.. . )) 

Enfin, c'est « sur ta tlirrne Boileau i> qtie les Ariglais établjrent 
leur camp, en août 1760, lors du siège de l 'Ile-aux-~oix : (( Les 
Anglais s'ernparérent des navires français. Cela leur permit de 
transporter leiirs troupes par la rivière du Siid siir la rive ouest du 
Richelieil et d'aller camper sur la Ferme Boileaii u (1). 

(1) Reriseigiie~nents iir&s d'un article clu juge Philippe Dcrncrs. pani dans 
Le Cnt~ada Français. 



Gabriel Christie et les Loyalistes 

Qiielqiies années aprks la Conquête,  en 1766, Gabriel 
Christie, un militaire britannique ayant entre autres pris part 21 la 
bataille des Plaines d'Abraham, acheta la seigneiii-ie de  Léry. Mais 
les rives du Riclielieu, prks de l ' l le-aux-~oix,  ne se peuplèrent que 
très lentemerit, car elles étaient marécageuses. De plus, la guerre 
de la Conqiiête, ajoutée ?I la prosimité d'un établissenient rnili- 
t.aire sui- l'île, ne favorisérent guère la venue de  nouveaux colons. 

À partir de 1776, des Loyalistes, cliii iloiirrissa.ien t des craintes 
vis-h-vis la nouvelle cotistitiition américaine issue de la guerre 
d'Ind6penda tice, et qiii désiraient demeurer siijets de la Couronne 
britannique, vinrent s'établir dans la région et sur les bords du 
Ricl~elieu. 

h11entionnons eiitre autres les Brisbin, les \Tan Vliet et pliis pnr- 
ticuliiJremen t les Whitman, qui occupèrent jusqu'à réceinmen t les 
terres sitziées à l'ouest du Richelieu, entre les 27e et 33e avencies 
de la muiiicipalité actuelle de saint-~aul-de-l'lie-aus-W. Le 
pet.ic cimetière Whitman, situé 5 l'angle de la 31e avenue et de  la 
route 223, lequel date de 1816, temoigne di1 passé d e  cette Eatnille. 
Seuls ses tnernbres et leurs proclies im~nédiats  y fiiren t inhumés. 
La demière sépulture f u t  celle de ]Catherine Brisbin \Vhitrnaii, en 
1971. Celle-ci Iiabi ta i  t la résidence occupée a u ~ o u r d ' l ~ u i  par 
1-Ielen Farrar et Vincent Deguire. 

Les descendaiits du premier \.Vhitrna.n inscallé sur nos rives, 
Joseph Whitman père, ne gardèreiit pas un tr8s bon soiiveiijr de 
Gabriel Christie. Ils se remémoraient le traitement qu'il avait 
reserve B ces Lovalistes, immigrants qui ne pouvaient plus 
retourner en arrière. 

Dés leur arrivée, ces derniers s'étaient ridressSs B Christie, 
dans le but d'obtenir des concessions de  terres en bois debout 
afin de s'y établir avec leurs familles. Le général leur acct rda  des 
billets de  location, promettatit de leur émettre plus t.n.rd des titres 
K ;LIIY taux er redevances accoutumés b, s'ils se fixaient siir ces 
terres et les défrichaient. 

Ce que firent les iiou\reaus arrivai~ts.  Ils érigèrent des 
maisons, déboisèrent et mirent en valeur leurs parcelles de ter- 
rail?. Après U r i  certain tetiips, ils contiictkrcnt Christie, afin 
d'obtenir les titres promis, mais celui-ci se déroba, prétestaiit que 
la valei i r  de leiirs propriétés était encore ii-isut'fisante. 



Eiinplat~tation des familles se poursui\fit; bientôt elles furent 
solidement iiis~allées. Christie les contacta alors e t  leur laissa le 
choix entre acquérir les titres o ~ i  partir. 11 exigeait cependant un 
bonus en argent variant de 50 à 400 loilis. Joseph CVllitman père, 
Joseph \Vhi ttnan fils e t  30 autres colons de  la région se virent ainsi 
forcés dc ccder a u  procédé du général. 

Une chapelle en face de 1'~le-rw-h'oix- 

Aii débiit du  19e siècle, quelques familles se fixkrent yr&s du 
Richelieu, face ii l'Île-aux-Noix, provenant surrout cle paroisses 
(L'Acadie, Cl-iambly) OU les bonnes terres disponibles se faisaient 
plris rares. Une ébauche de village s'y constitua. Le curé  de la 
paroisse de Sajnt-Luc jr aurait célébré tine messe, le 14 février 
1810, joiir de la Saint-Valentin. Cet événement serait B l'origine 
du nom de la future paroisse de  Saint-Valentin. 

Eii 1832, l'intendant des casernes situees n u  Fort Lennox, 
Thomas Jobson, prit l'initiative d'iine requête detnaridant la. 
constniction d'lint: chapelle e t  conséquemment l'etntilissement 
d'riiie itlission en  face de l'île. On érigeait une mission lorsqiie la 
popiilation s'avérait encore trop dispersée pour colisrituer une 
paroisse. Ladite requête, comportatit 204 signatures provenant 
en t re  autres des  seigneuries de Lacolle et de Noyan, fut 
éventuellenierit soumise à Monseigneur Jean-Jacques Lartigue, 
évêqiie de  h4ontréal. Ce derriier dépendait alors de l'évêqiie de 
Québec, le diocese de Montréal n'ayant été érigé qu'en 1836. 
Jusqii'à cette date, Monseigncrir Lart.igue occupait donc le poste 
d'&&que auxilia.it-e. 

Quant à Jobsoi-i, présenté comme un fervent catholique, il se 
retroiiva plus tard a u  centre d'une histoire qui lui fit  perdre son 
poste. On découvric, en effet, qu'au cours de ses 22 années à titre 
d'i~iteridant des caserlies, i l  avait détourrié du  matériel destine 
des fins militaires poiir son usage personnel, comrnc l'entretien 
de  sa maison. II en fut quitte pour iine retraite prématiirée ! LR 
construction du Fort Lennos à partir de 1819 avait dli constituer 
une occasion fort attrayante. 

I,e projet prend t'orne 

Le projet de construction de la chapelle progressa rapidement. 
Le 14 février 1823, le secrét.ait-e de hlonseigneur Lartigue, Ignace 
Bourget, fiitur él~êqiie de Moi~tréal, reçiit une lettre protPena.nt 



d'un suboi-donnS de Jobson, dans laquelle on décrivait les 
démarches entreprises. 11 ne manquait plus que l'accord de 
l'évêque : 

s...iLlr Johson .respecth.l13i Iiegs to inforni Mis Lorcisliip ... tl~nr lie 
!as by presm:ption ui1.d ui t h  requesc oJrWr Her~ry, eemplo:\~cd CI 

com.missiorwd land szrweyor to lay oiic tli-e groitnd Jor the pro- 
posecl chitrciz of Suirit-Vule-ntin in De Ler\! i\dr fien.-Q) h.ns .fin-- 

th.er directed iLlr Jobson ro go on deed aj''saul Icri>cl (wicl i )  the 
proprietwrs Rillor and Mr Gow7a.n whici i  Iie 1Mr Henry wiil  
confirm.. Mr Nen:g) hcrs qflerecl a stoize sujficimq .fiom 
lzis qicury aboi~c rlzree miles distnnc CO build ~citlz a-nd 
rLIr Jolison. witlz rhe others concenzed aw incliiied LO hues 
cc Stone buildin.g if po.9s.ibfe.r 

13th Feb. 18-33 

(K IV!. Jobsml desire respectueirse.inenr aviser Son Excellc7ice 
que, par orcion.ncrrice, et à In clem.ancle de ILI. Henry: i l  a ~ l t  ili.s@ 
les semices d'un arpaztmic en vue de délim.iter le terrcrii? de 
l 'hen~~~e l l e  6glise de Safnt-l'alentiiz. dans la seigneirrie de L6r-y. 
tu. Meizqy n pur lu suice donn.6 instri~ccian ci ILI. Jobsoii de 
passer contrat pour ledi L 1 errctin civec les p ropriécuires, 
1LIiIC Billot ec Gour,a.ii., ce que ILI. Hml?y coqfirnîeru. M. Henry ci 

qferr polir In con.strucclon /CL pierio n.écessai.re, proeienatit de 
su cccrribe, sillrée à i i n e  discaiice cle trois milles; M. Jobson et 
les autres persoltnes conce-rdes s o ~ ~ r  disposés a constnc.ire ini 

ed tfice en pierre, k ~ n s  la mesure cf i i  possible. B) (1 1. 

La ripanse de l'évêque 

Le 2 septembre 1823, la réponse de Monseigi-ieur Lartigue 
s'avéra positive : i l  autorisait la consrruction d'une cllapelle et 
d'une maison à deux étages sen~ant  d e  sacristie et de logen-ient au 
missiontiaire (on designait par ce nom le prêtre desservant une 
mission). 1,'Cvêque spécifiait, par la inPrne occnsiori, les limites du 
territoire bé~lkficiant des services de 13 ilou\~elle mission et plaçait 
celle-ci sous le patronage de Saint-Vralei~r.in, martyr romain  di^ 3e 
sikcle. Des prêtres de  Sairit-Luc et de Sa.int-Cyprien allaieilt y 
assurer Ics services sacerdotaux : 

~ J ~ C L Y L -  Jacciues La.rtig u.e, hêc1ii.e si,i#ragaii.t (2)et vicaire gén-éml 
de iC.1~nseigr~u.r blÉuiecrite de Québec. 

(1 )  C c i ~ c  c:irriC,re, se1011 le ti':iioignage de citoycns igis. se sitiiait dans la Je lia~ie, dans 
le tfoisinagr de l'actuelle crahlisre Ssinc-\'alenrln 

(2) É v ~ ? ~ i i e  sui'hr&nnt : BvCiliie ~ICpendnni d?uii arclievêriiie. 



Vu ln requête.. . demanclci.n.t u.ne wucelle église pour Lcc conr- 
naodiié des hnhita-ii.rs de l'h-rr-irx-IYV~.\- et d ' z l~~ .e  partie de cezix 
cle la Seigneirrie clc Léry, uvec c e w  à L'@sr de la rivière Xich.elieu 
riLs-&-vis ladite Sei,< nezi.iie; vu égule.m.enc L'exécri tian de notre 
commission, adrrrss& à M. Cnil.li~i, Curé de Saint-Luc, pour 
fixer Ici pluce de ladite église et l'élection des syndics pour e?t 

con.struire lu bâtisse.. . 

... pemeiioits de bbdr, szir le terrain désigné pu.r le s~rsdit ILI. 
Gmtlin. #(.rie chrr.pelle de pierre de soixante-quinze pieds en 
lu.rzguet~r, qw.?a?zre pieds cle largeur de dedans en dedcrns, er de 
vingr pieds de Itui~ceiii; d$in.e pierre ù l'ni~tt-e ... 

... de pltts, il seru constnsit en buis, au boisr de et co-ntiguë a 

ladite chape66e, 1i.m maison Ir deu+i. écciges, de vingt-cinq pieds 
de long si1.r vingt de  large, égulement cle deda?ts en dedans ... 
doii.t de premier 6tri.ije servira de sucrisrie el le ssco.iici cle loge- 
ment ail inissio-nn~ctre. 

Un en.tourera uu.ssi d'une bonne ciBtzire le ci.rnctièrc, qi1.i rut- 

.ferm.eru 1esdit.e~ chapelle ec sccm'srie, et qiii comprendra un ter- 
rasin srrfiscr.n~ pour 1 'inhumation des ha6itnn.t~ circonvoisins er 
lel~rs fain.illes, selon l'esiimtiori c lu i  en sera.fuice par ledit $1. 
Guulin. Voii1o.ij.s cfu'il n'y ait d'an.nexé.r t h  'cette chupelle qzie les 
lzabirunrs d u  sud de lu riaière RicheLimi-, rnn.r c.?a honc  qit'en 
ri.rojondezc.r, depuis la missioi-1 de Sui-nt-Atlui.nwe esclusiuie- 
ment, jilsqu 'aux Limites des Étctt.s- üitis, et ceux de l 'fle-n:i~~- 
hrnix et de La Seigneurie de la Colle; et qiie c e u ~  de  lu Seigneurie 
de Ldry, qui troirawon.t cette &lise a leur bien.séc~~~.ce, 7 t . e  pour- 
ront y san'sjbire iI leu:rs clevoirs tle Puroisse, c(.irJaocc la per- 
mission clu Curé de Sclinr-Cypn'en, dont ils soiit Pcc-roissim. 

EnJin, ladite clznpeIle seru sous I'inuocntion de Su in  t- Valen.ti.n, 
Prêtre et ikiartyr, dont Icr fite sc célébre Le qua.torse de fhr ier .  

Donni  ù Mon.trércl, le secoitd de sqte.nabi-e, mil h.iiit ceiit v tng t -  
trois, s011.s notre seing et sceazr. 

Jeai-i-Jucqices Lart igzce, &êqw 
par M o a s c i ~ n m r  Ignace &u.rget, p r h e  secrétaire 

IJe 6 no\lernbi-e 1823, Monseigneur Joseph Plessis, évêque de 
Québec, confirinait par son approbation la coiisécration du projet. 
Ori érigea donc la chapelle et dès 1825, l'abbé Turcotte, vicaire à 
Saint-Cyprien, dessei-vait la noiivelle mission. 



Inhumations sous l'église 

Les minutes de Ia Fabrique de Saint-Valeiitin débutent e n  
septembre 1827 et rapportent l'élection dc trois niarguilliers : 

Loiiis Dragon (1--Ietier), François Gjrous et Antoine Uoissonneau. 
François Magloire T~ircot te? le prêtre desservant, signait le 
registre, de même que Thomas Jobson. 

1:implication de Jobson allait beaucoup plus loin : i l  avait e n  
effet prêté une somme substantielle à la Fabrique, lors de la cons- 
t.mction. En mai 1537, on reconnaissait devoir eiicore 113 louis, 
cinq schillings, onze  deniers (( A Thomas Jobson, pour 121 dette 
contractée par la paroisse envers ledit h;l. Jobsan, pour I1&gIise de 
Saint-Valentin r .  

Jobson recevait de ce fai t  beaiicoiip de considérrition de In part 
des pnroissjens. On n'oubliait pas qu'il avait égalemei~t initié Ics 
démarches pour l'obtention de  la chapelle. La preuve en est qii'en 
fkvi-ier 1832, les m~irgujlliers résolurent que son fils décédk, 
William C. Jobsoil, pouvait être inhumé sans frais salis l'église de 
la paroisse, « en considération des i~ornbreux sen~ices rendus par 
monsie iir Jobson et eii térnoig~~age d e  reconnaissance ), . 

011 pouvait en effet, à l'époque, deitlander 8 être enterré sous 
l'église. I l  s'agissait toutefois d'un privilége, puisqu'il fallait 
débourser pour ce h i r e  la somme de 100 livres, plus les frais 
de l'ouvrier pour lever le plailcher et le replacer dans son 
état anrérieur. t'eu de gens pouvaient se permettre une telle 
r fantaisie o.  

011 s'engageait en  plus à creuser une fosse d'au moins six pieds 
de profondeur et à répandre au-dessus de la dépoiiille (i nu moins 
urle demi-barrique de cliaux b ses propres frais ». Lorsqii'on 
proceda ultérieurement à la dernolition de I'e$lise, en 1855. on 
exh~ii l~a ilne dizaine de corps elifouis sous la bgtisse. En 1860, on 
njouta de i~oiivelles conditioris : on ne cotlsentait la sépulture sous 
la nouvelle égise qu'aux défunts pour lesquels on chantait iin ser- 
vice de première c1:isse. En outre, oit devait déposer la bière dans 
un second cercueil, contenmt « au nioins iin minot de cllaus B. 



Les troubIes [le 1837-1858 
La paroisse de Sczint-C'aleritin ht erigde canoniquenient le 

9 mai 1832. Son territoire s'éteridait sur doiiae milles de Iront e t  
environ trois milles de profondeur. La municipalité de paroisse 
fut érigtse le l e r  jiiillet 1845. 

En 1837, le Bas-Canada, et  plus particulièremerit la vallée du 
Richelieit, était eii ébullition. Londres venait d'opposer iine fin de 
non-recevoir alis demandes et gi-iefs des Canadier-is, concernant le 
statut des Conseils exécutiî e t  législatif. De plus, on autorisait le 
gouverneur, en l'occiirrence Gosford, h utiliser le trésor public 
sails le coiisenteinent de la Charnlire d'Assemblée. 1,orsque ce 
dernier renvoya les députés, ne pouvant en  arriver avec eux à un 
compromis, la révolte devint inévitable. 

Il ne se déroula, lors des troubles de 1837-1838, aucun affron- 
tement significatif sur le territoire de Saint-Valent.in. Mais il s'y 
trouva de nombreux sympathisants A la cause des Patriotes. 

A l'!le-aux-~oix, on décida d'augmenter le nombre de mili- 
taires en garnison, si bien qii'en 1839, environ 500 l~omrnes occu- 
paierit encore le fort. On y emprisorina également plusie~irs 
Patriotes capturés dans le voisinage des frontières américaines. 

Lucien Genon 
Des habitants de la région participèrelit :ictivernent 311 MOU- 

vement de révolte. Entre autres Lucien Gagnon, cultivat.eur h 
I'aise de la Pointe-à-la-Mule, dans la paroisse de Sairit-Vale11tin (la 
Pointe-8-la-Mule se situait prSs du Richelieu, 2 la l iaute~ir  de la 
Grni~de Ligne. Ce territ-oire fait aujourd'hui partie de Saint- 
Blaise). 

Dans un ouvrage paru en 1884, Laurent-Olivier David associe 
Gagnon aiix tout premiers moments de I'insurrectinn : 

c Lucien Gcgnon prit p a n  de bonne heicre à l't-gitatiori popr- 
laire.. . 11 parmarut Sain i-Vndm~in.. . lu. Poin te-à-lrc-rbf~tle et [es 
pcarriii;ses ei~viron.na.nte.q, s o u h a  les getiq et parvint a orgclniser 
une troupe de cinqwnce Izom;mes décm?t:in.és co.mme lui (1). 

Blessé lors de la bataille de Moore's Corner, (c près de l'endroit 
où les cheniins de Swanton et de Saint-Armand se crojserit D (1), 
Gagnon se réfugia aux États-unis après la batclille dYOdelltown. 

(1)  L.0. Unvld. Les piitriotes de 1837-38 *, réédirioii Beauchemin. 1736. Un chapiire y 
est consacr6 11 Lucien G<~non.  



I l  rnouruc à Cliamplaiil, le 7 janvier 1812. Son corps Ciit trans- 
porté et inhiirnd s o ~ i s  ll&glise de  Saint-ira1entiii, (c cailformément 
au désir qu'il avait manifesté, avec la tuque bleue ec l'habit d'étoffe 
du pays qu'il portait toujours » (1). 

Une plaque commémorative, sitiiee à l'entrée de l'église 
act~ielle de Saint-~aul-de-I ' l le-aux-~oix (site d e  l'ancienne église 
de Saint-Valentin), rappelle si? mémoire. 

Combien d'autres patriotes, aujourd'l~ui oubliés, soutinreiit la 
rébejlion, convaincus qiie leur criuse était juste ! Le Courrier de 
Saint-Jean, dans son édition du 26 mars 1897, rappelait Ili parti- 
cipation de Joseph Bissonnette, de Saint-l'alentin, << iin des 
derniers sun~ivailts des h~roïqiies luttes de 1837-38 ), . « En 1838, 
ajoutait-on, c'est lui qiii protégea la fuite de Nelson, eti le traver- 
sant dails son canot, au risque de sa propre vie. C'est e n  cette cir-  
constance que Toussaint hflartin reçut a la jambe ilne halle, qu i  
nécessita par la suite l'amputation clu membre blesse >,. 

Ce même Joseph Bissoiinette, cciltivateur originaire de 
L'Acadie (1806), devint en 1845 le premier maire de la rnutiici- 
pa.lité de paroisse de Saint-Valentin. Bien nanti, il. fut très actif 
aux niveaux municipal et scolaire ( i l  fut tour h tour maire, jiige de 
paix, marguillier et commissa.ire d'écoles). Uri de  ses cinq en fan ts, 
JosepI~ (Delphis) Bissonnette t'ils, occupa également la Fonction de  
maire de Sa.irir-Valentin de 1897 à 1889. 

M. Bissonnette dbcéda le 27 mars 1897, âg6 de 91 ans. Sa pro- 
pridté se situait aux abords de l'actuelle hdarina Fortin, à Saint- 
~aul-de-l ' Î le-aux-~oix. 

Une nouvelle 891ise ii Saint-Valentin. 

En 1850, de nombreiises routes sillonnaient déjà le territoire 
de chaque côté dii Richelieu. Rudimentaires, elles n'en favori- 
saient pas moins le peuplement de la région. Le chemin de fer 
allait bientôt tra.nsformer radicalement le transport et les déplace- 
ments. En 1854, les paroissiens de Saint-Valentin décidèrent de 
construire le plus rôt possible une nouvelle église, leur temple ne 
répondant plus aux besoi~is d'une population croissante. 

( 1 )  L O D:ii.iil . Les patriotes de 1837-36 m ,  ré6dltiori Beaiicbemiri, 1936. 



Dès I'aniiée 1832, on avait procédé à la coi~stmction d'ult jube 
dans la chapelle, la nef ne conitenant pas tin nombre suffisant de 
bancs. En 1849, lors de  son passage dans la paroisse, 
Monseign.eui- Jean-Charles Prince, coridjuteur de I'Cvêclue de 
Montréal, déclnrair : «Vu qiie l'église est évidemment trop petite 
pour la population, nous ordonnoiis la batisse (sic) d'une nouvelle 
église le plus tôt possible». 

L'idée fit son cherniil e t  eri décernbi-e 1852, les marguilliers 
formuléretit une requête officielle denxandant à l'évêqiie I'autori- 
sation de construire uri nouvel édifice pour le culte. 
Sirniiltanément, on offrit M. John Wright d'acheter, pour la 
somine de cent livres, un lopin de terre «à côté dii terrain de ia 
Fabrique, afin cl'y placer la rioiivelle église*. htlonseigneur Egiiace 
Boui-get, deilenri évêque de Montreal, donna son consentement 
dans une lettre en date du 15 avril 1853. En février 1853, on 
retint les services de l'entrepreneur François Labelle, de Saitite- 
Rose, et  011 considéra les mesui-es à prendre pour assurer le 
financement. En octobre 1855, l'édifice était en bonne voie de 
construct.ion. On ~irilisa une partie de la pierre d e  la vieille église. 

Divergences 

Sur la nécessité d'eriger un nouveau temple, oi-i avait rapide- 
nient obtenu I'iinanimité, en 1852. Mais lorsque vint le moment 
d'en choisir l'emplacemerit, les désaccords surgirent. 11 s'agissait 
en quelque sorte d'un avant-goût de la situatiotl qui prévaudrait 
en  1898. 

Trois groupes se formérei~t.  Le premier préconisa i i r i  

cl-iarigei-t~ent de site et s u g é r a  de batir t'église A la troisième ligne, 
« en u n  certain endroit qui se trouvait aiiprès de  In ligne du 
chei-tljn de fer >) (ce choir; peut seinblei- curieux, mais il faut se 
rappeler qu'une part.ie de la paroisse actiielle cle Saint-Blaise était 
alors comprise dans Saint-Valencin). 

Un second groupe de paroissiens rkclama égaleii~ent une iiou- 
velle localisatioi1, mais cette t'ois près de Stottsville. Car I'eiidroit, 
disaient-ils, attirait de pliis en pliis de gens et cornmençait à 
partager le commerce local avec la voie d'eaii du Richelieu. Le 
nom a Stottsville .> provenait d'anciens coloris de la paroisse, 
d'origine irlandaise, les Stott. Plusieurs familles de Stott hnbi tant 
le rang Saint-Georges, ori liii donna aussi le no111 de (< rang des 
Stott P. h,lême h la fin des années cinquante, la majorité des gens 



désirant se rendre de Ja montée i i a v  ?I la 4e ligile disaierît 
« prendre le rang des Scott >I. 

Le troisiàme groupe, AU sein duquel t'igur~>.iei-it la majorité cles 
notables de la priroisse, opta pour conserver l'église près dii 
Richelieu. En premier lieu, ils firent valoir qiie près de cent sol- 
dats residaient sur l ' île-aux-~oix. Le gouverncmei-it f6déral payait 
alors cine somtne respectable au curé pour les services ilii'il leur 
dispensait. Les registres de Saint-Valentin témoignent d'c?jlleurs 
de nombreux mariages de militaires célébrés dans la paroisse. 
Changer le site cle I'égise, avançaieilt-ils, entraînerair inevitable- 
melit la perte de ces revenus. Puis, ils rappelèrent que inalgr6 le 
développement indkilinble de Stoctsville, le gros di1 cornmerce 
local, parciculiérement lorsqu'il s'agissait de matériel lourd, pas- 
sait toujours par le Richelieu. Eloigner l'église di1 centre 
dconomique défierait la logique. 

Ces dernjkres raisuris l'cmportérent et oii procéda à la cons- 
tnict.ion sur le site de Saint-Valentin (oii se dresse l'église actuelle 
de   ai rit-~aul-de-l'fle-aux-NO~X). 

On déblaya pour établir les fondations. Les partisans du site 
de  Stottsville souligtierent alors le manque de consistaiice d u  sol 
er déclarèrent que le secteiir qii'ils amient sugé rk  présentait un 
fond beaucoup plus solide. Les discussions reprirent de plus belle, 
mais les travaux se pu~irçuivjrcnt. L'ii-istabilité du terrajn 2 cet 
endroit était bien réelle, même si on pou\~ait la surmonter. 011 

utilisa le système de  plateformes en bois pour nsseoir les fonda- 
tions. 

Une église mal construite 3 
h l'&é 1857, la coiistruction n'&&.nt pas terminée, les mar- 

Fj~~illiers s'impatientèrent. Ils sotihait.aient inscammeiit ciu'on 
complète les travaux avant la fin de l'année en cours. Delis ans 
pltis tard, en avril 1859, l'église était prête «depuis longtempsa, 
mais la paroisse n'en avait tci~ijours pas pris possession et on n'y 
célébrait pas encore le culte. Ceci en raison d'lin contrit entre la 
Fabrique et les syndics, qu'on accusait d'avoir mal adn~inisti-6 les 
biens publics rilis B leilr disposition. Les syndics, dans les parois- 
ses rurales, étaient des citoyens élus et dont la tache coi-isistait à 
faire exécuter les décisions prises par l'assemblée des paroissiens. 

On av:iit: d6couvert clue la façade de l'édifice laissait le corps 
de l'église e t  qis'il existait plusieurs i'issiires dans I r i  maçonnerie, 
sans parler de nombreus  autres vices de cnnstruct.ion. La 
Fabrique affirmait que les syndics avaient negligé d'effectuer iiile 



sunfeillance adéquate des travaiix, laqiielle faisait pal-rie de leurs 
fonctions, et elle les bl8i-[lait porii- leur retard A [sire livrer l'@lise. 
Elle envisageait kgalement des rccoiirs contre les entrepreneurs. 

Pour sort.ir d'impasse, on fi t  appel h uri architecte de h~lontréal. 
Victor Bourgeau, auquel on commanda un  rapport sur  la questiori. 
Le 28 avril 1859, ce dernier écrivait : 

nLcs défictitositds cla?~s les travaux sont clu.s suiis do~cte ir. 
I'inexpdrience cles e?j.rrcpre.ii.ezirs, mais les syndics nbnt pas 
-rempli cette pcwtie de leur obligutton, qui  !es asrreignaic ù 
suiweiller les tmvnim oki Ù avoir des pe.rso.iz.nes cpull8ées pour 
les giricler. Si Zn F'nbnque prcricl possession de soli église, elle 
ne doit pas c1dcizccrgc.r les e-n.trepre?zeilrs de ~.errnirier les 
ouvrages et cle leur responsabilitt légale. u 

L'affaire alla effective~nerit devant les tribunaux. 0 1 1  en vint 
finalement à un compromis afin de n e  pas 1:iisser plus longteii~ps 
t'église iriutilisée. La bénédiction solennelle eut lieu le 5 mai 
1859. Le chanoine Hippolyte Moreau, de l'évêché de IvIontréal, 
présidait cctte cerérnonie. François-ivlagloire Tiircot~e y célébra la 
première itlesse, à laquelle assistaient, entre autres, Français 
Morrison (curé de Saint-Cyprien), Félix Rochette (curé de Saint- 
Bernard), Théophile Provost (chapelain de la maison de réforme 
de l'Île-aux-iüois)(l) et Pierre Bedau (vicaire à Saint-Jean). 

Détacbernent de territoire : Saint-Blaise 
Le 14 mars 1888, des habitants d'une partie des paroisses de 

Saint-Valentin, de saint-~ean-l'kvangéliste et de Sainte- 
Margueri te-de-Blairfindie (L'Acadie) adressèrent une requête A 
I'arcl~evèque de Montréal, Monseigneur fidouard Charles Fabre, 
lui demandant l'erection de leur territoire en nouvelle paroisse. 

Le 5 avril suivant, ori corivoqua une  assemblée, ccaupres de  la 
cl-iapelle de Sa.int-Blaisen, de permett.re aiix intéressés de faire 
valoir leiir point de vue. Conirne il arrivait souvent en  de telles 
circonst~.nces, 1a question suscita de longs et vifs débats. Des rési- 
dants de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, du rang Bernier (h  
Saint-Jean-I'$vangéIiste), ainsi que rlu rang, di1 bord de l'eau e t  de 
la 2e ligne (B Saint-klentin) s'opposaient Fermement au projet et 
refusaient d'appartenir à la paroisse propos6e.L'nrcl1evêque t.rali- 
cha et Saint-Biaise fut ainsi constitué à partir d'une portion de ces 
différentes localités (1a rnunicipalité de paroisse Tut érigee en 
1892) : 

*... érigeons par les présentes en titre de cure et cle pa.roisse, 

(1 )  Cette maison de refornie fut établie sur i'île en 1558 pour ~ccuelllir de jeunes ddlinquanrs. 
On possc'de peu cle prbcisioiis 3 son sujet. 



SOILS l ' i n~ocn t i~n  de 8uin.t-Bluise, durit lu fête se ckièlii-e ie 3 
.l%vrier, les stisd.i[es parties des paroisses de Saint-Jeciiz- 
~'&uu~igtl is te ,  de Sninr-Vci.Iericin et de Scr inre-,Wtzrgue+ze-de- 
Blairfindie, conzprenuvi.c: ic.ne dte?tdue i wégzil iére de territoire 
d'environ six milles de-frot~t sur siSE milles de projbitdeur.)) 

Donné ii :bfontreail, le 8 ucrnb-re 1890 

Srint-Valentin ou Stottsville 
En 1892, le presbytère, la sacristie et 1'égJise de Saint-Valen tin 

nécessitaient des réparations majeures. Les gens de Stottsville 
firent h nouveau pression pour qu'on déplace 1'Eglise chez eux 
pliit6r que de consacrer de fortes sommes A rgparer un  édifice eii 
mauvais état. 

Le curé Vitalien Dupuis, en poste depiiis de~ ix  ;iris, souligna 
qu'il inclinait plutôt pour qu'elle demeure à Snint-Valentin, expli- 
quant qu'il fallait e n  général un motif très sirietlx pour justifier iIn 
te l  chai~genient. 

Seloii le Courrier de Saint-Jeaii, «la question fut soumise au 
vote des coritribusbles (et) ceux de Saint-Valentin l'emportèrent 
par un  vote)). 11 n'existe cependa~it  aucune t.race de cette consiil- 
tation dn.ns les archives de la Fabrique de Saint-Valentin. 

On envisagea toutefois l'idée assez sérieiisement, puisqu'un 
architecte t'ut mande pour examitler Les édit'ices e t  Faire rapport à 
I'arche\~êcl.ié. La répuilse finale parvint A llabb& Dupiiis en sep- 
cenihre 1892 et régla la q~iestion : 

rLloii.tréc~1, 16 septembre 1892 
M .  li'iccclie~z. Dirpuis, prêtre cure 
Sirinr- Vcile.lentiri 

Duelques-lins cle oris paroissiens se sont re.ndits airprés (le moi 
ces fotirs derniers, pour nie prhoz.ir que ... .vous deviez a w i r  iitie 

assemblée dc  pa.ro-isse a.u si-jet des r&puration.s ùjai-re ti l'kg lise, U. 
lu suc+srie et nit presbycsre d e  Scil nt-lhlenti?~. 

A ce propos, ces puroissieus m b-II& deinaricld de  trcr~~.sport.ci- I Zia- 
biissemnit religieux ù Srottsaille p h ~ t b t  que de  Ja i re  des répnrn- 
rions cowic&rul>les. Apriis n.coir rii.iîre?neii.t pesr: les rtlisolis ou 'ils 
rn bric données et su rtoiit le r(1pport qit 'cc -fciIt Ic rc;r&renci Pkre 
iLlicliaud, c~rchicecte.. . j'en. sli ts venll u la conclusinn crite IF site de 
l'église 1i.e devait pas être change ec que 1'0-n devni~ se inetcre en 
oetrare le pl2i.s tôt possible, poiirjaire Ics réparatio?is ltkcessnires 
aiw dics &diJices rc1igieitx.r 

Edouard CIiarles {Fci hre), ct.rcli.ec&cfiie de Moii ri-eul. 



La dîme 
A cette époque, on payait la dîme en nature, c'est-à-dire qu'on 

rerilett~it azi curé une portion variable de  sa récolte. 11 existait 
toujours iin hangar ou une grange pr2s di1 presbytère pour 
recueillir les biens qu'apportaient les paroissiens. 

Les prêtres n e  vivaient pas dans l'abondance et l'évêque devait 
parfois intervenir pour i-:~ppeler lerirs devoirs atm pratiquarits. Ce 
que fit btonseigrieur l:al->re. eri octobre 1892. Dans une longue 
lettre aux habitants de Saint-Valentin, i l  souhaitait de  leur part u n  
plus grand effort : 

r . .  . 110~1s aoo?i.s conscacé qu.e les 7-ewenzts de la dîrne de &-clins, 
dans riolre paroisse: sont insi~ifismzts pour su boen-i.r à 1 'e??.tre- 
rien [le votre pustmir; clc plus il y CL des falnilles et des person- 
nes qui ne conrribrte~at pas ... or, nos très chers frères, vous 
~L'I~ÎIOTCB pns que c%st irn de-voir de jicscice po-u:r tous les 

Jàcléles, de prociirer ci  ceux c p i  les di~2en.t du.ns Les voies d u  
salî~c tlne existence hoiinêtc et en rapport avec l e t ~ r  positiun ... 
cette obligrztioti e>o-us est imposée pur le droit cliwin, le droit 
naturel et le droit eccMsiuscique~ (1 ) .  

Afin que toi~s contribuent, Monseignezir Fabre ordonnait que 
cl-iaqiie famille de Saint-Valentiti n'ayant pas de dîme A payer 
verse neanmoins ail curé la somme de deus dollars annuellement. 
'Toute personne de 18 ans et plus gagnant salaire et demeiirant 
hors de sa famille devait paver chaque ailnee la somme 
d'une liiasttc. - --- - q = - -  - Ci' 

' 
r; n ., 011 avai t  donc réparé I'églisc -. existanre en 1892, mettant ainsi 

t'in h tout projet de déplacement. 
Le 3 août 1897, on prockda B la 
benédiction d'un carillon composé 
de trois cloches. On posskdait 
désormais iin édifice am&lioré et 
exempt pour plusieurs annbes, 
croyait-on, de réparations. Les dé- 
bats s'étaient estornpés. 

1 

1 
Mais le 1 ï  mars lS98,  en 

l'espace d'une heure, l'incendie 
remit tout en questioil. En 
frappant l'égiise, la foudre avait 
aussi ralliimé les vieilles rivalités. 

81. et .\liîie Olivier I$isnillnn en 11'1.7. 

IL< ccir4ir.iii les prrc,Jirs tic Il'iViid Ubnilli,n. 
cjuiJlrr riiairr da ~uulnc-~(~ril-de-I~Re-~~~~x- 
A'nis dc 191.5 O 19.3.4. 

(1)  Archives de la F;ibrii~ue de Saint-Valeniin. 





Lendemains d'incendie 

Quelques jours après l'incendie, le curé  Uupiiis se rendit 
aupres de blonseigneiir 13mchési, pour I i i i  rendre compte de  la 
situation et recueillir ses conseils. A son retour, il aniionça qu'on 
soumettrait bieiitôt aux paroissiens la question de la reconstruc- 
tion de l'église et de son site éventuel. 

Effectivernei-i t, une assemblée des hnbi tants frarics-tetlanciers 
de la paroisse fut convociuée pour le 27 mars. Lors de celle-ci, le 
curé demanda qu'on sigrie iine reqiiete deniandant h l'archevêque 
I'autorisatioii de construire, sans mentionner toutefois la localisa- 
tion. 

Les résidants de Stottsville s'objectèrcn t ,  craignant que 
Monseigneur Bruchési n'accorde ipso facto ln permission de 
rebâtir s u r  l'ancien site. Ceiix de Sain t-Valeii tin tenaient pour 
leur part à ce que le nom de leur village soit clairement spécifié 
sur  le document. Face à l'impasse, deux délégations se rendirent 
à Montréal à la fi11 mars présenter leurs a.rgiiments respectifs 5 
l'archevêque. 

Le curé Dupuis se trouvait dans iine sitiiation fort délicate, 
tout mouvement de sa part risquant d'être interprétk comme une 
prise de position. D'autant plus que les esprits s'échauffaient. 
A Stotr.sville, on at't'irinait qu'ériger l'église à Saint-Valent.in 
susciterait coup sùr de graves divisions. Saint-Valentin, on 
rétorquait que pliisieurs habitants du village assuraient formelle- 
rneiit que jamais iIs n'iraieiit à I'égise h Stottsville. 

Voilà poiirquoi le curé, qui s'était rendu avec les deux groupes 
auprès de l'arcl~evêque, sentit le besoin de  ffiire publier dans le 
Franco-Canadien du ler avril 1598 In mise ail point suivante, afin 
d'affictier sa neuttalit6 : 



#Je soiissig.n.é! curé cle Sa bat-Lirlcnn n,  cercfie q i l  'en uilcint R 
Monti-601, !undi le 28 mars 1898, je n bcco~npcrgna.is ntrcidne 
dkldgcirion pnrtict i l i&r~ cle mrr puroisse a irp.ris cle iLlonseigiiczi.r 
cle 1Moiitréa.lr 

Vitalien Dupuis, pr2cre. 
Saint-Valentin, I ccvrz~l 1898 

Les arguments de Saint-!7aIentin 

Sit6t l'bglise détruite, les deus camps n'av:.iieilt: pas tarde 
s'orgai~iser. DejA le 26 mars, les paroissiens du vil.lage de  Saint- 
Valentin avaient expédie iine missive à I'arctievêché de Moiitréril, 
accompagnée de nombreuses signatures, doilt celles d u  inaire 
Xyste Girarcl, du docteiir Néré- Avila 1-Iébert, de l'artiste Loiiis 
Saint-Hilaire et di] inarchaiid g6nér;il Anibraise Messier. 

On y priait Monseigneur Brîichési de reconstruire I'église h 
I'emplacemen t de  I'édit'ice incendie. Les princip:iu>; motifs invo- 
qués étaient les suivalits : 1'6gJise occupait ce site, disait-on, 
dcpiiis la fondation de la paroisse et se situait à la position la pliis 
centrale. De pliis, les dépendances curiales, entre autres le pres- 
byt.ère, étaieri t intactes; si OJI deplaçai t l'église, elles perdraient 
leur valeur et il faudrait en construire de i~ouvelles, d'où une 
ddpense inutile. 

On pouvait, :ijout~ic-on! réutiliser les murs et la pierre cle 
l'église incendiée, ce qu i  signifiait uiie économie substantielle. Par 
ailleurs, changer de lieu en trainerait l'abaiidon du cinzetiére, cc 
qui constituerait un manque de respect flagrant envers les morts. 

On affirmait égalernet~t que  quitter le voisinage de l'fle-aux- 
No& représenterait iine grave erreur, le goui~ernenlent y ayarit fait 
exkcuter récemment des travaiix, qui « portflient a croire cliie le 
fort pouvait tôt o u  tard être occupé par iine garnison, iii-ie école de 
rkforme ou autre x (1). 

On estiniait que le changement de site porterait un dur coup 
ails intérêts commerci~ux existant dans le village et que  certaines 
familles, dont les propri6tés perdraie rit litle bonne partie dc leiir 
valeiir, clevraieilt de ce fait s'expatrier. Polir tolites ces raisoi-is, 
concliiai t-on, Vos requeraiits prient instatnment Votre Grâce cl'or- 
donner la reconstruction de l'église de Saint-V:ilei~tin sur le site de 
l'église incendiée. Et ferez ainsi jiistice r (1). 



Les argurnen ts de S tottsviiie 

Les paroissiens favorables au site de Stottsville ne 
detneurèi-ent pas en reste. DSbut avril, ils écrivirent à leur toirr 21 
Monseigneur Bnich6si. 

La sitciation avait beaucoup changé depuis 1855. Ils possé- 
daient désormais de bien meilleurs ~rgiimcnts pour coi~vaiiicre 
I'arclievê~~ue. Entre autres, et noil le moindre, l'existence de la 
voie ferrée du Grand Tronc. On avait assis~é dails la secondc por- 
tion du lOe sikcle à un v6ritable essoi* de la construction ferro- 
viaire et cccte partie de la paroisse eil avait bériéficie : les trains 
s'arrêtaient à la gare de Stottsville. 

Les cornmiinications et  le t.ransport ne s'effectuaient donc 
plus uniqiiement par voie d'eau. On ktait convaincu cllie le 
chemin de fer représetltai t l'avenir. 

D'autre part, i l  n'y avait plus de soldats à l'fle-aux- ois et le 
curk d e  Saint-Valeritin ne recevait plus par conséqlient aucune 
rétribution de la part du goiivernement. 

La lettre, doi~c les trois premiers signataires étaient Théophile 
Poissant, Magloire Étl~ier et Pierre Borichard, en déduisait que le 
centre économiqiie de ia paroisse se situait dor6na\lant B 
Stottsville. On y mettait en doute la possibilité de réutiliser les 
pierres de la h i s s e  &truite et,  conme et1 1855, i'instahilit.5 du 
sol A proximité dct Ricl~elieii était présentée coinitle objection 
majeure à la reconstnictiot-i sur I'a.ncien si te. L'église détruite, 
affirmait-on, était dgjo fissurée et u menaçait de s'écrouler u (ce 
qiie ni.aient évidemment les gens de Saiiit-Valentin). Giifin, 
proposition qui ne marquait pas d'attrait, on écrivait : 

Le terruin recp~is pour i'drecrion de nome dgtise, il l h d r o i t  
~).r~iposé, nous est gra~uite~nent O I U - L  par !es propriérnires de 
l'endroit, et d'ici h ce qîre les traeiawc de constniction s0ien.r 
s ~ s u m r n e n . ~  civuncés potri- peririeLt.re d'occuper le nnzlveuzi 
rvnipbe, IV. Josepli Qitin.lnn q&e de fmntir grntuicemenc pour 
se?vir de chupelle remporaire, une bûtisse à dczix étages située 
pr.?s de la. gare de Stotrso?'lle, ccrpablc de co7ztenir com.mclé- 
ment d e  qzlcirre h cinq cents personn.es r (1). 



Même les rapports d'architectes ayant esaininé I'ernplacement 
de l'ancienne église se contredisaient. L1ii-ig6nieiii- Josepli 1 l a p e s  
prétendait que  le sol oii reposaient les niilles ét:iit un terrain d'al- 
lin~ions sableiix et détrempé, mnis tres convenable, et cllie les i'oil- 
dations et la pierre nlavaien t subi qii'iine déte rioration de surhce .  

Dciix autres experts, h,lkI. 'llirgeon e t  Lafreniére, préteridaient 
clu'on pouvait utiliser les anciens murs et qii'il suffirait de démolir 
la fagade. Par conti-el les ~rcl - i i tec tes  Mesnard et Daoiist 
déclaraient avoir enfoncé A la main urie perche de trois pouces de 
diametre h vingt pieds de profoi~deur, daiis une terre argileuse 
grasse et molle. Ils ajout.aiei~t que  les ~nateriaiix provenant des 
niincs ne valajeilt pas le t.ravail que nécessiterait leur transport. 

Chacun des deux groupes pouvait donc y traiivcr matière à 
reniorcer sa position. L'archevêché devait conséqiieniment 
trancl~er encre deux p0int.s de vue diainétralcment opposés et 

quasi irréconciliables. 

Les rcquêtes 

Deux requetes circiilerent bientôt dails la paroisse, l'iiile 
favorisarit le changement de site, l'autre préconisant le statu quo. 
Les personnes résidant A l'extrémité ouest de la 3e l ia le ,  par 
exemple, souhaitaient fortement le dé~nér-iagement de l'église à 
Stottsville. Leurs déplacements pour s'y rendre allnierit s'el1 troii- 
\?er gra.ndernen t rédiiits. Les paroissiens habitant prés di1 
Richelieu par contre concevaient nia1 devoir parcoiirir A l'avenir 
quatre milles (aller et retour) à l'intérieur des terres. sinon  lus, 
pour aller à l'église. 

Entre-temps klonseigi~eur Brucliési avait délégué I1a.rchidiacre 
Aifred Ai-chntnbeaiilt, afin de  verifier les allégations des deux 
parties. Celui-ci consulta les listes et se rendit compte que datîs 
« I'entliousiasme » pour leur cause, les deux &tés av:iicrit gonllé 
le tion-ibre de signataires, y ajoirtant les notns de citoye~is 
n'étant pas de véritables frai~cs-tenanciers ail encore de person- 
nes rssidant A Ilexrérieur de Ia paroisse. Des 88 signatures en  
faveiir de Saint-\Talentin, M. Arcbnmbeaiilt en re t i i~ t  79. Des 135 
optant pour Stotcs\~ille, 58 lui appamrent valables. Voici le rap- 
port qu'il d r e s sa i t  à Monseigtieur Briichési le 21 avi-il 1898, siiitc 
à une assemblée de paroisse tetiiie à Saint-Valentin : 



#Remarques ccu sujet des signuc~tres en fawettr du chcrrigemmt 
d 2 ~  site de  l'kgglise puroissinle oii cotirre ce cltangen~enr. 

LCL reqzi2te ni fuvôwr du site d u  village de Sain t -V~lmt in  était 

signée par 88 paroissiens, répartis comme su.it : 

Village de Suint-Vildentin : 29 

Bm Ri.claeliert (pu:)-tie no rd cle 

I'actzrellc route 223) : 23 

I-iaui-Ricliel i e i~  (section sud 

cle l'ucnrelle route 22.3) : 25 

Petit Rang : 1 

4e ligne : 7 

3e ligne : 2 

La reqir&te en-fuveur du site de l'église ù Scocuoille était signée 

par 135 prrroissiens rkparris cotn.mc sriir : 

Village de Sinttsuille : 24 

Pir-NT : 24 

Rang Saint-Georges : 15 

2e ligne : S 

Haz1.t-Richelietc : 3 

Petit Rung : 2 

trrnngers : 5 

Sur ces 135 sigimt.itres, 47 doivent être retrctncl~ées comme n'é- 
canl PCLS de vmis&ctnc~-tena.nciers oz1 ne r&sid.~~nt PUS dans la 

paroisse de Sainl-Vcrlaitin. Restent donc 88 sigmti~res L- 

fnve~cr dit sice cle l'église a Stortse.r:lbe. ), 

A[ fiecl Arcl-i umbeu~t lc ,  nrda.icliacre 
21 avril 1898 



Voici uire bonne partie de ceux qui  signèrent eil faveur de  l'lin 
oii l'autre site et dont les riotns furent retenus par l'archidiacre 

Liste des propriétaires en faveur d c  l'an- 
cien site de Sa.int-Valelitin (près de la rivière 
Richelieu) : 

Eiisèbe Adolphe tUfred l-lében 
h,loïse ;Jrte;iu Cyrille 1-lébert 

Pieri-c Bbcliard, iils EJouard Hdbert 

\\;ilfrit1 Bis:ii11011 Sspoléon Hébert 

Ulbtric Bisaillon N.i\ 1-lébert 

Artliur Bisaillori I?rloii;ird I-[eiieaul t 

Dai,id Bisaillon Ikui~e .\,lasime 1-Iéneault 

Josepli Bissonnette, pere I'lacide Lafo~iJ 

Joseiili Uissonliette, iils A. Lanioiireiis 

\:eu\:c i\':ijwilton Eois,uinneilult Louis Landr!: 

Cyrille Boudrcau . Frtdéric Martin 

Runi:iin Boiidreau Josclili hIariin 

\.loise Choquetre 

Swriislas Clioquettc 

\\!i lfritl Cléiiietit 

Siiccessioii Clémeii~ 

Pierre Clourici 

AI-CIIU~ Co~,t)ÏCre 

SICciard Cortiière 

Tliomas Dall:iire 

I1ai:id Demers 

\:cuve 1-liil-iert Demers 
Dame François Étliier 

D:~vicI ktl~ier 

Joseph trliicr 

hlktlard gthier 

Saniiiel cihier 
fitienne Gatnon 
Narcisse r :-:ignoii 

Gi-égoirc Girard 

Xyste Girard 

rhroine Eosselin 

Paiil Martin 

Toussaint Mattir1 

Anibroise Akssier 

Raphaël i\Ioqoin 

Alfred Noël 

Edniond Paqiietie 

\!eii\.e Pierre Paradis 

Horrnisdss Perrier 

I.,oiiis Perrier 

Domiriique Poisssnr 
et Anaclère Poissant 

Josepl~ Prévost 

Liicisn Rbgiiicr 

Narcisse Roy 
Jean-Baptiste Savage 
Louis Sain[-Hilaire 

Eiis&be Trahan 
Jules Tralian 
Dc~iis Trembla'. piire 

Edousrd Trenitrlay 

Ovila Trernblnp 

,\f. ct .1i1ne Cyrille /toutlt-et~~~. 
C;)w'lic 13a111(ire(t11 ,FJIC lin (les 
fiigiicrtc<irrri rle 111 iiszc (les 
l>r~~~>ri&t<tinx ~ l e ~ ~ ~ f ~ ~ ~ ~ l ~ r ~ ~ .  
PII IiY<)H. ~ I I  le ~ i ~ t .  fie 1'6glïm 
ilc ,Suin( - l i r l~ t i t in  ~IEIIILL>IITC 
prc.~ rlr iu i+rii.rc Ricltclieii. 



Liste des propriétaires francs-tenanciers en faveur du site de 
Stot.tsville (prks du chemin de fer} : 

Lboii Aubin 

Olivier Aubin 

François Aiibry 

NnpolCoii Audet te 
Pierre Bécliard, père 

Josep ti 86gnoche 

Ulric T3is;iillon 

Joscpli D. Bissoiiiiette 

Veiive Béiioni Bouchard 

Josepl-i Boucliard 
Pierre Rouchard 

Sflvio Boiiclinrd 

Pierre D. Bo~irassa 

Pierre V. Uoui-assa 

François Clioquette 

Béiioni CloiiAtre 

Rémi Clouâtre 

Prisque Çioii tier 

Josepli Coac he 
Gilbert Coi~ieau 

Octave Catk 

Pierre Ueneault 

Ei:lagloire Ctliier 
V e u ~ ~ e  Cliristophe Fnrtiri 

David Foiiriiier 

Clémcri t &gnon 

Télesphore Gagnon 
Louis Girard 

Napoléon Girard 

Joseph Giroux 

Delphjs Grégoire 
Érniliei~ Grdgoire 

kmilien Gregoire. fils 

Veirve Josepli Gregoire 

Veuve François Greiion 

Jean-Baptiste G-renon 

Charles Hébert 

(par Joseph Hdbert) 

Joseph 1-lébert 
Narcisse Lanciault 

ThGopliile Lnndry 

h i e n n e  Langevin 
Joseph Langevin 
Pierre Langevin 

Enirnnniiel Lniigois 

Jean-Baptiste Langlois 

Vcuve Laiirenc Langlois 

Paul Legault 

I-Iubert h,failloux 

Pliilippe klaillous 

Philippe Morin 
Ambroise Nolin 

Ciisimir Nolin 

Télésphore Palin 

Narcisse Palin 

Gilbert Paquette 

Artl~ur Patenaude 

François Plante 

Théophile Poissant 

Colixtc Poiilin 

Loiiis Poiiliii 
Nazaire Potilin 

Pierre Poulin 

Siiiiéon Proulx 

Joxepti Quiiilan 
\Villialn Quinlan 

:\lirecl Racine 

Jean-Uaptiste Rbniillard 

Joseph Rémillard 
ivarcisse Kéniillard 

TliéobaId Kkinillard 

Honoré Rhéaurne 
Napoléon Thibault 

Acide  Tliilxideau 

lsaïe Tlii bode:iii 

Onésime Triideau 



Enfin, il existait une  troisième liste, celle des neutres, c'est-à- 
dire des francs-tenanciers qui ne favorisaierit aiicun site en parti- 
culier et qui s'en remettaient aii bon jiigement des aut.orités diocé- 
saines. Elle comprenait Les noms suivants : 

Cnliste Flébert Lucien Pateniiudc 

Aniliroise Poirier Arthiit Poissant 
Joseph l'liibodeiiu Adolphe 'Trernblay 
Conlyagiiie de la Fromagerie G.T.K. (Gr:ilid Tiunli Kailrocd) 

Ultimes démarches 

Avec le temps, la situation s'en\reniina er les positions sc dur- 
cirent. Deux partisai-is du  site de Stottsville, les margiiilliers 
Tt-iéophile Poissant et Piei-se Boiicl~ai-cl, écrivirent au delégué de 
Aflonseigneur Bruchési que les gens du rang Pir-Vir préléraiet~t 
s'annexer à la paroisse de Lncolle pliirôt que de continuer à 
fréquenter l'église de Saint-Valentin, si on la reconstniisait au  
même cndroit. Évoquant l'emplacement de Stottsville, ils le 
décrivaient cotnnie «.un des plus beaux sites possibles ... dont la 
position salubre s'iinposai t ,  d 'autai~t plus qiie le village près du 
Richelieu était dans le \~oisiiiage immédiat d'uii vaste marais, qui, 
aiix eaux basses, pendant les chaleurs, était infect e t  nialsain* (1). 

Noiis ne detnandons pas, concluaient les deux paroissiens, h 
ceux qui habitet-it le village actuel un plus grand sacrifice que celui 
que se sont imposé depuis pr&s d'un demi-siècle ceux qui eii sont 
éloignés. Ce ne sera qu'un &c!.iailge de position. La diplomatie 
n'avait vraiment plus part au  débat ! 

Le cl~ai ioi i~e Archatnbeault était donc reparti pour Montréal, 
avec en main cous les documeiits pertir1ent.s. La dccision de 
Monseigneur Bnichési était attendue poiir la t'in juin. Mais le bruit 
courait qu'il avnic prêté iine oreille très attentive aux arguments 
des gens de Stottsville et. que ces dei-riiers pourraient bien avoir 
gain de cause. 

Au village de Saint-Valentin, le docteur Néré-Avila Hébert, 
dans iine ultime tentacive pour convaincre l'ai-chevèque, lui  adres- 
sa iine 1ett.re personrielle qii'il vaut 13 peine de reproduire : 

(1) Archii~es du Diocèse de Saint-.lean - Lonffiic~l 



A rch-eoéque de r\/lont~-éa.l 

II 7wtls arrive certaines ncmeurs qui n0u.s porlenr ic croire clzie 
nous sommes exposés rd voir chi~?lge~ le sire de notre église de 
Saint-Valentin, et wiis so.ln.rnes ci nous demi&îuler qiielle peist 
Stre ln tr.4~ graue raison q ~ ~ i  nécessite?-ait un tel change-ment ... 
Dm.s le c m  acntel, cette grc~ae rctison est-elle d'ordre mol-al, 
sp i r i t r i e l  3 E.uz:clem.-men.t 91071 : jam.ais personne n'a &té privé cl-16 
ministCre du prêtre d u  fait que 1 ëg1i:se étuit situ& h Saint- 
Vilen t fn  . 

Ce sont donc des intCt.i.cs matériels qui sonr en jeu et rien 
autre ch.ose. Si iblo?sscigmi.r, Votre Grand.eur clioisit Sto~rsaille 
corn.-me site de l'église, quelques pnroissie~as cl-16 c6t& sud de  ltr 
pa7-visse sc trcinweront u-n peu plus rupprochds de  l'église, iran- 
dis qitti,n bon nombre du  côté nord s'en trouveront trks 
éloignks. Les paroissiens de Stortsollk au.ro>ir l'église à. leu-r 
porte, mais combien de pauvres veuves et vieillurds, ii. Su,i?it- 
Vct.Lentitt., qui ont investi leurs petires écon-ornies dar~s  un.e 
clmeirre ù p.romhité d e  l'église poit?. ussisrer aiix cér.4mo.nie.q 
religieuses, Saire leur sa/-ut er se prépu.rer ir. Iu morr, et qui 
sernient privés de cette consolutio.n, q26e dis-je ? qzii  n'ciumie~ic 
pas -wiéme lbvuntcje d %ss.iste,- h. la .>neev.e clu 0imccncili.e. 

Les paroissiens de Sturmil le  h4n dficio-oîzr . fiiicincièrenzmt 
petit-erre d21 chungement cle site, niuis le aiLlci.ge de Scrint- 
Vulen.ti?~, qui n'e~is te  qP.ie pcr.r le voisinage de l'église, serait 
miné  co~~zplètement .  Er m.oi-m.lme, i\llon.sc.i<e.ii~r, si l'église 
n.o.tLs 4ta.i~ enlevée, je n 'altrais plus d 'atitrr: altenmtiue, vu l %n- 
combre~nent de lu profession ni.ddicale partout, yiie de mJen- 
fo7icer dans les praides clu ~Vorcl-Oirest pour m ji livrer il l'a- 
gricilltztre uvec une .fanzille cle twuj' enjknts dont ln plu.s ûgée 
n >cr que dolue uns. 

 cla ais ce qui esL iiifin.iment plzss cléplor~ble ciîle to1i.r celu, 
iMo.iaseigne.ir.r, c'est c121e, par le changement  di^ site de nocrc 
église, rrius .verts tmuoe-rm mi. face d'une apostusie, no31 pas 
d'un seiii, non pus cle quelques-tins, i ~ iu i s  d %n gruzi pe compact 
et cléterminé à toztr. 

Bien plus, des ntinistres protesrnnts ont d4jà *fui! 1eri.r appmi -  
tion ici et ont fai~ des ouoertiirss ù quelques cutltoliqiies de lbr- 
ro.riclisse.inenr de Saint-Vabenti~i.. Voilh,, certes, .ii.ne aé.rite dure 
à d,ire et qui aJligeru profoncldmenr Vocre comr cle P&re; .mais 



j'ui CI-IL y~i' i l  émit de nzon dmoir dc vous jù.ire coiinuitre ces 
.fn.ics q i i i  ne so-itt peul-être pcrs encore pumen.iw. h Vos oreilles. 

Po-tir m i ,  rl.lonseigneu r, j hi J'ctit acre de s m ~ m  ission ii I hc.toritC 
religieuse dmis uiie lettre qiri  es^ clcw~wtte publique, muis cvus 
les jours je suis elonné des nzcnnces d'in.si~lio.idinucio.ii qui  pcr- 
cent cluns /es ~ . ~ S C O Z L T S  de CPILI- ucec qui j e  stii:s co.nti?~.uellement 
ert contacr. 

Mdgré I'ussurance donnEe de sa fidélit6 et de son obéissailce, 
le docteur Hébert, e1-i 6voqiianc la possibilité de voir plusieiirs 
paroissiens de Saint-Valent.in déçus abandonner la foi catholique, 
n'en adressait pas moins une mise en gai-de ii peine voilée à 
Monseigiieur Bruchési. L';irche\rêque, c'était bien connu, affichait 
un souci constant de sauvegarder Ies boniies moeurs et l'harmonie 
nu sein de son diocèse et il n'jgizorait pas que, qiielle qiie soit sa 
decision, dlaiicuns en i-essentirtlient uize profonde amertume. 

II existait d'ailleurs un précédent : lors de la lormatior~ de la 
paroisse de Saint-Blaiçc, laquelle avait arnene uil premier clérncrn- 
brernent de Saint-Valentin, quelques fidèles avaient renié In foi 
catholique. Les positions tranchées des p~ro iss ie i~s  de Sainr- 
Valentin et de Stottsville laissaient entrevoir la répétition possible 
de tels gestes et il  est probable que cette éventualite intlua sur 121 
clécision filiale cle h,lonseigneur Briichesi, autorisant la Tormatiori 
de deux paroisses distirictes. D'autant plus qii'il n'existait pas i 
l'époque de péliurie de  prêtres. 

La décision de Monseigneur Bruchéni 

Le 16 mai 1898, &Ionseigneur Bruchesi se trouvait en visite ail 

presbytère de  Saiiit-Jean. Une cinquantaine de paroissiens du vil- 
lage de Saint-Vale~itin allèrent 1'' rencont.rer et liii demandèrent ,  
nombreuses sigiiatures à l'appui, la division de la paroisse. 'fout 
en affirmant regretter être forcés de se skparer de leurs cn- 
paroissiens de Stottsville, ils se disaient convciincus que cette 
solution allait c dans l'intérêt de la pais et de la concorde, comnie 
dans celui de la religion catholiqiie » (1). Si I1archcvêque 



acquiesçait à leur demande, ils s'engageaient à construire immé- 
diatement ilne église sur  le site incendié et i faire vivre 11ono- 
rableinent le cilré qui y serait assigné. Monseigileur Bnicliési prit 
la demande en considération. 

D'aiicres représentations furent faites en vue de la separation, 
notarnmeilt une  reqi1êt.e ofiiciclle, en  date du 2 1  juin 1898. Ln 
décision tomba lors d'une rencontre de l'archevêque, à la fin juin, 
avec une délégatioii de Stottsville. «. Le seiil moyeri, leur dit 
Monseigneur Brucliesi, de réconcilier les esprits et de rendre jiis- 
tice i tous réside dans la construction d'une église à Stottsville. Et  
si les gens de Saint-Valentin soul-iaicent le demembrement de la 
paroisse, j'aiinerais que la population de Stottsvillc donne sa 
parole de  n e  pas s'opposer au règlement des difficultés )> (1). 

Le 30 juin 1898, le decret épiscopfll fixant le site de la nouvelle 
église à constriiire émit signé. On y lisait : 

(( Le sire de la nouueile egdise pa.roissin.le cle Snini-Vulentan sera 
a14 village de Srorrs.wZlle ... et cles terrc~ins oflerts gramicement à 
cette fin par quelq-~ies.fi~~ics-certclnciers de cette clern.ière loca- 
lit&, nous ch.oisissons celui qflerr par fil. Syylvio Boucliard ... 
a.ussirôL que h lecri~re du présait ctécret aura &té clonnée puu-r 
ka secondejois, il sera fait droir ci 6n requête d'icn certain nom- 
bre de .francs- tenanciers de Sai7t.t-Vu lentin, dema7iclc~~i.t h 
s Vriger e.11 pnroisse discincre, et les prockdciures nécessclires h 
cct eJe~ ser0n.r pîises sans reum.. R (2). 

Ce 30e jour de juin 1898 
Pu,ul, arclie;oêque cle Montréal 

(1) I,e Courrier de Saint-Jean. juillet IR?& 
(2) Arcliives de ln Fabrique de Saint-\Taletitin. 
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Une nouvelle paroisse : 
sain t-~aul-de-l'île-aux- NO^ 
Le décret officiel de l'archevêché 

Le 17 juillet 1895, l'abbé Dupuis bénissait la noiivelte chapelle 
(temporaire) de Stottsville et y célébrait la première grand'rnesse. 
La journée était magnifique et les paroissiens entl-iousiastes. 
Plusieurs centaines de personties avaient teau à assister 2i l'événe- 
ment. r< L'autel avait éte oriié pour la circonstance de branches 
de sapin e t  de fleurs de toutes espèces, qui s'étnlaien t jusqii'au bas 
des degrés i> (1). Pour les habitailts de cette partie de l'ex-paroisse 
de Saint-Vatei~tin, un vieus  rkve se concr6tisait. 

(1) Le Coiirïier de Stliiit-Jesri, juillet 1895. 



Quelques jours plus tard,  Ic 2 1  juillet, le chanoine 
Archarnbeaulr arrivait dans I'arrondissemesit de Saint-Valenrin 
afiri d'établir Ics modalités du démembrement. Celui-ci &ait 
désormais acquis, mais il  fallait attendre le décret officiel de 
l'arcl~evêché er les limites territoriales que Monseigneur Bmch6si 
allait fixer à cl-iacune des delis divisions. 

Le 29 juillet 1698, a i\llonsei@eur de  Monrr6sl » autorisait 
l'érection canonique d'une nouvelle paroisse e t  en établissait l'é- 
rendue. saint-~aul-de-l'île-at~s- ois venait de naître : 

«...~ri:geons pcrr les présences, en titre de cwre et de puroisse, 
s0u.s I'inuocution de Saint-Paul, dont In jete se célPi)re le 30e 
jowr de jiiin, le rem'tuire ci-mmtrioizn P, d6tachi rie la priroissc 
de Sr1.i.n~- Valentin : 

En .fion& (ci r i d r e  Ricliel.iezi, à pn:rcir de la riviere Lucolle, 
jusqu 'à la &ne sto~d du izo. 124: remnncrtnr clans la Iigiie riord 
drc no. 124 siriao.nt le truir con-& des terres du rtrrig Riclîeiieu, 
c-n rc.m.ontnnt sers le SUCI ~ I I S ~ U  a In &.ne nord-o-irest de pn rcic 
du no. 201, appnt-ceiza,i.c ci 11.1. Joscpli Siniarrl; de là de.sceizc1nnc 
cians la -7e I.ign.e, vers la ricière jztsqii'ù la ligne nord-ouest du 
m. 210: szriaanc cette ligne rmrcl-oitest jusqu'rrti [rait carré el 

remontant ju.squ h t ~  chem.i-n de jkr et co.iiri?i.icn.iir par le dit 
ch-emin de fer p.isyu'~ai~ r~niï cuii-i des ferres de la 3e ligne; 
rextianr vers ln rioi.ère Ricilelieu jjlisqu 'à la ligne ozlest du 
no. 267; suiount cette ligne o-itesr jusqzt'u.~. ci~ernin. de In 3c 
ligne; descc.niia.i~t le dir clieniin oe.rs ln n@iéi'e Richelieil jzi..squ'ir 
la lig.rie ouest dzi 110. 351 cle Iti 4e ligne; suivn..r~t cctrs Iigrte »?lest 
jzisq.illnu no. 55 et descenclanr riers le R-iclzelie-ir par in 1ign.e 
nord du no. 55 ~ L L S ~ I L ~ .  1ci l-igne oziest dir no. 56 ci pnr ICA dire 
1ign.e .jiisqz~'uu no. 37, et de lù reinontnnt jusqzi'c~u trccit came 
dii dit ito. 47; sz~iawnc le crait ccime du no. 47 et des nisméros 
su.-ivmi ts du nmg Ricli-e/i.rir j-ilsyzi 5 la nzoii.tée Huy; sirieian.~ h 
rnoncde H u .  j~tsctu 'au clxmiii Pir-Kr; de Ic i  siiivnnt le chemin 
Pir-Vir, durs la clirectio7i du sud fuscli~'fr la rnonr6c Vnn Wier; 
rerno-ntun.t ln montée Vcr-ri \diet, cluiis lu direction de /'ouest 
ju.squ 'ù ira ligike ouest de pnrric iiii 110. 425, occ~ipé pclr IV. 
Oli.wier Airbin.; si~ioant cette ligne ouest de pnrtic des rios. 425 
ec 426 jusq-il'& ln rivière Lncoli'e, qui forme Ici limite de in 
puroisse au suci jil-sqti'd la riviCre Kici~cliezr. * 

Paul, nrchewGq.u.e de A/loritréal 
29 juillet 1898 
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En ex~min t in t  Ie cadastre de Saiiit-Iralentin, on constnte que  
ce tracé initiai hit légèrement tnodifiC pour la partie de territoire 
comprise eiitre les 3e et 4e l i a e s .  Probablemerit polir nccorn- 
inoder ceux qui se trouvaient les P I L I S  rapprochés cle l'église de 
 ai nt-~aul-de-llf le-aux-~oix. 

Ainsi Stottsville conseivait le noni de Saint-\Talentin et les 
droit:s sur le presbytkre et ses déperidances, de même que sur le 
terrain et  les iuines de l'église inceiidiée. Car la t'abrique de 
Saint-Valentin n'avant pas été dissoute, elle demeurait Iégalernei~r 
propri6taire de ces biens. Une situation qui ne favorisait gu&re la 
réconciliatioii ! L'arrondissement de l'ancien village de Saint- 
Valentin, poiir sa part ,  de\~eiiliit ~ai~~t-~Éiul-de-l'~le-au,~-~ois. 
Cette rioiivelle paraisse cornpta.it 89 Francs-tenanciers et 112 
Fnrnilles catholiqiies. Son territoire s'étendait su r  8 000 arpeiits, 
avec une  évaluation totale de $300 000. 

Lii séparation des biens de la Fabrique 
Des mois de  dissension lie pouvaient s'effacer dii seul fait d u  

démembrement. Les résidants de la nouvelle paroisse de Saint- 
~aul-de-l'île-aiix-~oix acceptaient Earr ma.1 de perdre le iloni du 
lieu où ils etitient nés pour la plupart. De plus, les droits que pos- 
skdair. Saint-Valentin (de Stott.sville) sur les propriétks curiales 
(niines de l'église, presbytère? cimetière, maison clii bedeau) 
ii'arrangeaieot pas les choses. 

Un autre irritant propre esacerber les &notioiis coilsistait 
dans le fait que la 1;abriqiie du ilouI1eüii Sainr-Valentii~ réclamait, 
comme lui nppartenant, tout ce qui avait ét6 sauvé de l'incendie, 
ornements sacerdotaus, linges et \iases sacrbs, caridélabi-es, 
tableaux, stntues, lustres et cnicifix. 

i\,loi~seigneur Bruchési, p(.)iir ramener les l-iabitants des d e u s  
nouvellcs cornillunfiutés à de meilleiirs sei-itiinents, siiggéra qtie 
Saint-Valencin lui remette. par x t e  notarié, tous les biens 
i tnmeublcs de la Fabrique situés à sai1.i~-~aul-de-l'fle-aus-~oix. Il 
les ciderait par  lc? suite, toujoiirs par l'entremise d ' ~ i n  notaire, à la 
pm-oisse de Saint-Paul. I l  dernnnda Ggalernent que Saint-\hlearin 
y incliie quelques soiivenirs de I'ancieime église. 

L'acte de cession des bier-is A bloilseigneur Briicliesi par la 
Fabrique de Saint-\ralei~tili t'11r signe le l e r  decenlbre 1895 par 
le cu ré  Pépin (de Saint-Valentin), devant le notaire Pépin de 



i\;iontréal. A Saint-Paul toutefois, la Fabrique considérait innc- 
ceptable de recevoir erl don des biens-fonds situés su r  le territoire 
de la paroisse et qii'elle estimait siens. Les ~narguilliers résoliiren t 
donc de E( reveridiquer devant les tribunaux civils la propriétk des 
biens cédés par la Fabriqiie d e  Saint-Valentin h Monseigneur Paiil 
Biuchési, pour la noiivelle paroisse de Saint-Paul >i (1). 

Ce qui leur valut d'être qualifiés par certains paroissiens de 
Saint-\Talentin de «frères exaspérés et ingrats)). Quant à 
Monseigneur Bruchesi, il r-ie prisa pas que l'on conteste son rôle de 
m@diateur ! Sa réaction fut citiglante : 

a NOUS ne pouvons qic desappro.i~ver les réso1u.tion.s de cerre 
asse~nblée des ... mal..<ri.illiers de Suint-Paul ... Ces r&solutions 
iî?juriei~ses pour I'uti tu rite religieuse ne se peuvent jusr&r en 
rien., .V ( 1 )  

La Fabrique de Saint-Paiil ne pouvait se permettre, cluelque 
temps a peine après la fondation de la paroisse, de s'aliéner 
l'archevêque. Elle se vit donc contraii-ite de faire amende hono- 
rable et d'abandonner ses recolirs : 

n Lu paroisse saisit avec enzpressernent I'occasioiz d 'exprinzcr 
a. Sn  Grutzcleur son regret dh.woi.r pcssé.. . zi.ne telle résolu.tio-n et 
cient Q Lui fu,ire ripuration d'lmnneur pour ,ilne semblable 
cl&ma.rclze et à dire qire da paruissc i~àriait n.ulleni.ent 1'1:ntmrion 
d'injurier Sa Grun.deiir, .. du paroisse accepte avec reconnais- 
sance et gra titude ... les propriétés céclées . (1). 
La cession des biens à la Fabrique de Saint-~aul-de-1'Ple-aux- 

Noix par Monseigrieiir Grucliési eut lieu le 25 ievrier 2899. Saint- 
Valentin (de Stottsville) coiiservait par ailleurs les argents r e p s  
de I'assurailce siir I'égiise incendiée, assumant en contrepartie la 
decte totale de la Fabrique. 

Premier curé - Nouvelle Fabrique - Chapelle temporaire 
Le 20 août 1898, le curé Vitalien Dupuis, cn  poste depuis 8 ans 

5 Saint-Valentin, était devenu le premier ciire de Saint-Paul-de- 
l'fle-aux-~ojx. Le lendemain, Ii la grand'rnesse, il avait fait ses 
adieux aux paroissiens de Stottsville. 11 avait sii, au sein de la 
mésentente, t'aire preuve de bon sens et de mesure. Au début de 
l'année 1899, Monseigne~ir Bnichési lui écrivait : 

nc ... Pmtr VOUS, ch.er Monsimrr Le Cttré, dans les dgficultés oU 
vozis avec dté mêlé, urnis vous Gtm montré toujoi~rs pasrmr 
exemplaire, im.partictl, zélé, pr2t ii JuuorLqer l%ctioii. de votre 
archevéclzie, nu-dessus de I'espric de parti, et je suis f i eure t~ ,~  de 
la circonsrun.ce qui me permec de vo.ils en rendre pz~bl.iq~ie.ment 
le témoigna.<e n 0). 

(1) Arcliives di1 diocèse Saintdeen - Loiig~~eull. 



T,cs revenus di1 curé Duguis provenant de Ir1 dime, en 1898, 
s'élevaient à eriviron $700. poiir l'aiinéc. 

C'est l'école du village qui senrit de cllapelle teinporaire 
jiisqu'à la fin du mois d'août 1898. Celle-ci é tüi t  située près de 
I'acruel commerce 14eiiry. Le 14 août s ' y  tint utle prenijère réu- 
nion, afin de constitiier la Fahrique de 13 riouvelle paroisse. Les 
trois n~arguilliers élus hrerit le docteur Néré-Avi1.a 1-Iébert, i-ilar- 
buillier en cllarge, ainsi q i ie  MM. Adolphe Tremblay et Cyrille 
Eoudreau. 

Ils coili~inrent a~issitôt de 1.a necessitk pour la paroisse dc pos- 
séder u n  local plus convenable pour les cérénioiiies du culte et 
décidttrent de bâtir Linc chapelle, en iittendant Ia construction de 
l'église. Li1 nouvelle Fabrique n'avait pas un sou cil caisse. 011 

emprcirita 3400. pour les matériaiix et les t.rai7aux de construct.iorî 
fiirerit exkciirés par les paroissiens, sous la direct.ion de hl. Jules 
'rrahatl. Les frais tot;iux,  nain-d'oeuvre comprise, s'élev&rent à 
$606.03. Voici quelcliies notes de trais préscn tées aiix niarguilliers : 

Jules Tcah~in - 
conduite des travaus (3 jours) : 85.00 
,4Jfred légnier 
( ~ 1 1 7 ~  jourtiée) : $0.50 
Raplinël Dion 
(5 jours 3/4) : S8.62 
3 voyi~ges a Montréfa1 poiir 
autorisation construire la chapelle : cl.iacun 82.00 



On proceda à i'ii~iiuguration du bâtiment au début septembre 
2598. D'iine dimensiori de 72 X 30 pieds, donc fort niodeste, cette 
chfipelle représentait toutefois beaucoup pour ces gens, qui 
avaient lutté pour conserver le statiit de leiir village. Un estiwinc, 
le juge Achille Dorion, de Montr&al, lequel venait passer la belle 
saison près du Richelieu (dails un chalet apparteiiant aujourd'liui 
à M. Fernand Trahan, sitiié non loin de la 39e avenue), fit don 
d'iitle superbe croix pour orner le tabernacle. Une paroissienne, 
madarile veiiue Grégoire Girard, dota la cliapetle d'un chemin de  
croix. 

ta Famille Dorion, lorsqii'elle s'amenait A Siiii? t-Paul, 
descendait à !a station de cl~emirl de fer de Stottsville. Des 
citoyens de Sain t-P:iul alta.ient l'y chercher en voiciire à che\~aus. 
Noblesse oblige, Son Honneiir le juge se faisait toiijours accotnpa- 
gner d'urie servatite. Comme il n'fkiit pas qiiestion qiie la famille 
partage sa voiture avec cette dernière, ceux q u i  dlaiei-it les ciieil- 
lir à la gare devaient s'y rendre avec deux attelages ! 

Les registres paroissiaus de ~ajnt-~aul-de-l'île-aux-~oix 
debutent le 30 août 1899. 

Les deus premiers buptêmes furent ceux de : 
Flore Alice Paule, fille d'Edmond Pojrier, bedeau, et de 
Joséphirle Patenaude, le 5 novembre 1598. 

* Marie-Claire htoir ie t te ,  fille de Samuel Éthier et de Corine 
Savage, le S novembre 189s. 

Le preniicr mar iee ,  célébr8 daris la cl-iapelle temporaire, Rit 
celui entre Joseph Alfred Arteau, journalier; ec Marie Aibina 
Martin, le 13 février 1899. 

Le premier acte de décés inscrit fut celui de Domitl-iilcle 
Laiiglois, épouse de t'eu Médard Boudreau, âgée de 80 ans, le 30 
aout 1898, 

Premier Conseil municipal et élections 

Sitôt émis le décret de l'archevêché créant la nouvelle 
paroisse, les démarches avaient été e~itreprises pour obtenir sa 
reconnaissance civile. Le 18 novembre 1898, une proclamatiori 
dii Lieutena.nt-Gouverneur de la province de Qiiébec érigeait la 
miinicipalité de saint-~aul-de-l'île-aux- ois. 



La première assemblée des électeurs se deroula le IO décetn- 
bre 1898. klii par acclamarion, le Conseil se coniposait de  : 

Xyste Girard 
Jiiles Trahari 
Ovila Trembla? 
Casiniir Nolin 

Roiiiain Boudrenu 
lJiicie~i Patenél~ide 
Arthur Poissant 
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o.p.Peinhl~:es diirtriir ~,ir~~liliic.v rinii ï i~s uir rlcliiit r lu  .iit,cle. 

La premiEre session du Conseil se tiiit le 13 decernbre, dar-is le? 
demeure de hl. J.D. Bisso~iilette (sire actuel de l'Auberge de l'Île). 
À cette époq~ie,  on n'elisait que des conseillers : a u  mois de 
décembre, chaque annSe, on tirait au sort le nom de deus cl'eiltre 
eux, lesquels sortaieilt de charge. Le maire devait se soumettre à 
cette procédiire cornme les aiit.res. En janvier se tenait l'assem- 
blée des électeurs pour élire les nouveaus .membres du Conseil. 
Lors de leiir première riiui>ion siiivant I'électic-iit! les conseillers 
déterrnjnaieilc lequel parmi eiix occ~ ipe ra i t  la foilcrion de maire. 
Ce dernier n'était nornmé que pour l'annee couraiite. L'élection 
des conseillers ne s'effeccuajt pas nu vote secret. A certains 
endroits, on votait à main levée. A Saint-Paul, on procédait plutbt 
« par division ,l : si deux pei-soiines se disputaient le iiiême poste, 
le président d'élection demandait  qiie les dlecteurs favorables aii 



prei~iier candidat se  rangent d'iii-i côté J e  la salle et qiie ceux 
appuyant sot1 adversaire se dirigent vers le côté opposé. Lorsque 
la division etait faite, il comptait les appuis aux cteux camps et 
proclamait l'élu. 

Jusqu'eri 1908, tous les conseillers de la  paroisse obtinrent 
leiir élection par acclamation. Le premier vote par division eut 
lieii le 13 janvier 1908, lorsclue Lucien l , andr~  l'emporta sur 
Edmond Paqiiette par  27 voix coi1 tre 3. 

A partir de 1919, les citoyens, et non plus les seiils conseillers, 
durent  le maire lors de l'assemblke des électeurs. En 1920, on 
introduisit les bul.letins de présentation signés; auparavant, 011 

sii&Srait les cnndidats à. voix haure. 

Enfin, en 1925, le Conseil niunicipal adopta un  règlement 
stipcilaut (< qu'à I1nvetiir, la vowtion (aurait) lieii au scrutin secret B. 
Au nive:ii~ rniinicipd, seules les femnies veuves ou célibataires pos- 
sédaient le droit de vote. Les épouses devaient s'en remettre au 
jirgement de leur mari ! 

h saint-~aul-de-1'Ple-aux-~oix, en 1898, les coiiseillers élus 



désignèrent comme snaire M. Xyste Gjrard, qui reinplissait la 
même fonction I\i Saint-\%.lentin avant le démembrement., et qiii 
avait pris une part active aiix dkmarcl-ies visalit 5 empechci- le 
cléplaccniei~t de l'@,lise. On clecida ensuite d'engriger M. An~bi-oise 
Messier Jr. ii titre de secrétaire-trésorier de la miinicipalité er de 
lui octroyer un salaire de S60. par aiinke ! La famille hlessier 
opérait Lin rnagasiii général à saint-~aul-de- l ' i le-aux-~oix,  à I'em- 
placement occiipé aujourd71iui par le marché Beauchamp. M. 
Messier, A l'instar de Xyste Girard, agissait en tant que secrétaire- 
trésorier de Saint-\7alentit-i avant la séparation. J I  débuta dans ses 
fonct.ioris à la troisième asseniblée di1 Conseil inuiiicipal. 

Problèmes pratiques 

Au niveau des élus, le conilit entre les deiix vill;@s coiit~iit 
I~eaucoiip moins d'amplccir. On note, dails les ;irchives de la 
miinicipalité de Saint-kTalent.in, ail 13 janvier 1899, que le secré- 
mire sortant de cha.rge (et nouveau sccréta.ire de Saint-Paiil-de- 
l'île-aus- ois), Ambroise ii4essier, refusa «bien que dûment 
reqiiis, de livrer toutes les archives, clefs, papiers, livres, objets, 
ciocunlents appartenant aii Conseil de Saii-ic-\hlexitin ec clu'il 
(avait) encore en sa  possession^. Des avocats furent cotitactds. 
mais les deux Conseils s'entendirent, en niai 1699, pour procéder 
conjojnteinen t au partage a l'rimifible des ((biens, deniers, dettes 
;ictives, biens meubles et ef(ets appartenant  5 I'ancienite munici- 
palité de Saint-\Talentin>). 

Siir le ptan pratique, un des incot-ivénients majeurs di1 
démembrement viiit dii fait que les procès-verbaus ainsi qiie les 
règlements régissai~t les chemins, montées e t  cours d'eau de l'an- 
cieniie municipalité, se troiivaient modifiés oii annulés. Cl~nqiie 
propriétaire avait B l'époque cert.aines responsabilités concernant 
l'entretien de sori segnietlt de route (clôture, fossés, ponts ...) et 
des cours d'eau verbalisés. La division clérangeait les parts de 
pjusieurs coi~tribuables des deiix municipalités. Certains rle se 
considéraient plus renus h l'entretien de leur section antérieure 
ou refusaient d'effectuer des trsvaus sur le territoire de  III 
i-i~ui~icilialité voisine. 

11 fa.llut donc procéder B une redistribution des responsabi- 
lités, pour fixer la nouvelle cjiiote-part de chncrin. On divisa 
ensuite le territoire de Saint-Paul en trois arronclissements (et 
plus tard en qiiatre). On assigna A chacun uii inspecteiir de voirie 
et un inspecteur ,agraire. Ceux-ci devaient voir h ce quc chemins 



e t  fossés ne soient pas negligés et vérifier si chaque propriétaire 
s'acquittait bien de ses obligations. 

À part la s~ipervision et l'entretien cles routes et des cours 
d'eau, le champ d'action des autorités municipales. en inilieu 
rural, s'avérait alors plutôt limite. Min d e  coiivrir les dépenses de 
l'année 18'99, la tnunicipalite de saint-~aul-de-l ' î le-aux-~oix 
prkvovait le prélkvement d'une somme de 5275.00, au moyen 
d'iine taxe de $0.09 le cent dollars d'évaluation ! En cette pre- 
miéi-e année d'existence, le budget de la Fabrique depassait la.rge- 
nient celui de la muriicipalité ! 

La navigation de plaisance 
Le Premier mfnistrç à 1'3le-aux-Noix 

~ ' P l e - a u - ~ o i . ~  et la rivière Kichelieu coi~tribziaienr. déjà h 
donner 31 la nouvelle mii~licipalité une orieiltation touristique et 
nautique. En lS99, le capitaine Ben Naylor, de Noyan, loua le Fort 

,118 t k l i ~ i t  dit *ii,r,lc. 181. c s ~ . t ~ > ~ i t ) n i l i . ~ t c . ~  : < i . ~ i t t i r i [  IC Fon I . r - r i r i t~x  p<i,rciiicnt y fruirwr repus 
et i - r ~ h u l i c l t i . ~ s c r ~ ~ ~ ~ ~ ~ t s .  LA </i.rir~!~rrrs '(in ~ r / i c r ~ . r i i r  siir lo photo i i i i l iq i~ ' f i r  Irr .solIt rï dinm 
CC le twxrtiiirnni. 

Lennox dans le but.d'y amener des excursionnistes. Depuis 1895, 
M. Naylor faisa.it du cabotage entre Lacolle et Saint-Jean. II possk- 
d:iit (en 1899) un bateau à vapeur, le « Majestic >,, qiii effectuait le 



trajet Saint-Jean - f le-aux- ois - Pont de Lacolle. Le ~~k la j e s r i c~~  
quittait Sain t-.Jeari, le saniedi npres-midi h trois Iteures, et ame- 
nai t  ses passagers h l'Île-aux-~oix. Ceux-ci pouvaient se procurer 
sur  place des rafraîchissenlents et des repas à pris inodéré, tout 
en visitant er. en  profitant d'une agréable pronzenade. Ils repar- 
taienr pour Saint-Jean vers 7 Iteures 30. Le prix d'un aller-retour : 
50.40 ! 

Avec le temps, ces cxoisi6re.s devinrent très populaires. En 
1904, Naylor Fit l'acquisition d'un nouveau vapeur, qui coilrinua 
les randonnées hebdomadaires. En 1908, il vendit son navire, à 
IR grande déception de ses nombreux clients. 

Le 9 seprembre 1899, lorsqiie le « hfajestic B accosta à l'île- 
aux-Noix, iiile gr:ii~de foule l'y at.tendait. Car le navire trrins- 
portait le Premier ministre du  Québec, Féljx-Gabriel Marchand, 
qui occiipiiit égalernent la charge de  député du conité de Saint- 
Jean. 250 LibE.r~iux de la \ville de Montréal avaient choisi l'île-aus- 
Noix pour tenir cine irnpusante reunion, dans le but de ténioigner 
leur reconnaissance à M. Marchand, qui les avait menés :ILI ]>ou- 
voir et1 1897 après plusieurs années dans l'opposition. 

Originaire de Saint-Jean d'lberville (1832), notaire de proî'es- 
sion, le Premier ministre avait coprésidé, en 1860, à la foiidarion 
du jorirnal Le Frarico-Canadien ( le Canada Français). 

Le village de Saint-Palil connut ce jour-là une act.i\rjté intense 
et rin va-et-vient plutôt exceptionnel. En effet, utle virigtriine 
de députes, arrivds par le train di1 matin à la gnre de Stottsville. 
s'y amenèrent pour rejoindre leurs partisans et participer à la 
démonstration. De plus, de nambreux cultivrireurs des environs 
s'y étaient dont14 rendez-vous avant de se rendre sur l'île attendre 
le Preniicr minjstre. 

Après la visite clu Fort Lennos,  ori se massa autour de 
M. hlarchaiid, ~cconipagné d u  procureur généi-al clc la province 
(IIorace Archambault) et clu Comtnissaire des trairaus piiblics. 
On prononça quelqiies discoiirs partisans puis oii remit au I-iéros 
du joiir une canne a pommeau d'or. Celui-ci prit alors la parole : 
.C'est i in  plaisir, un privilège ec un hoiineiir, declara-t-il, de 
repi-éseilter le beaii comté de Saint-Jean. .Je vous siiis reconnais- 
sant pour ce présent qui, je l'espère, me servira loiigteinps de 
baton de vieillesse». Son souliait ne se rerilisa rnalheureiisernei~t 
PAS .  ni!. Marchand mourut l'année siiivante, ie 25 scprernbrc 1900, 
à Québec. 



Ansi ,  1n6me si la presquc totalité de ses habitants vivaient 
d'agriculture, on poiivait tlCccler des le toiirriant d u  siècle la voca- 
tion future de saint-~fiul-de-l'île-aux-~ois : celle de devenir un 
des cent.res les plris intéressants a u  Quebec pour la navigation de 
plaisance et les üctivites qui s'y rattach.ent. Certains te pressen- 
tirent d'ailleurs, tel ce correspondant qui écrivait dans le Canada 
Fraiqais di1 3 aor"it 1900 : u Un jour, Saint-palil-de-l'fle-aux-~oix 
sera une  des places d'eau les plus in~portantes de la province de 
Québec B. 

Les hôtels de la miinicipalité étaient déjh en mesure d'accom- 
moder Lin bon nombre de  visiteurs et la rivière Richelieu ainsi que 
le chetriin cle fer s~ippléaieiit à l 'état nidimentaire dii réseau 
roiit.ier. Cert~ines fins de semaine d 'ét i ,  la popiilation du  village 
pouvait doubler. On rneiitioririaic dans les journaiis de  jtiillet 
1899 que les deux hôtels de Sairit-Paul 4 regorgeaient B 

d'étrangers venus passer la belle saison A la campagne. Le 3 août 
1900, le Courrier de Saint-Jean rapportait qiie (( pres de  300 
visiteurs (avaient) passk les journées du  samedi et dimanche 
précédents h Saint-Paul, les u n s  grrivant par bateaii, les autres par 
chemin de fer et par voitlire, se dispersant soit A l ' î l e -au-~o i r ; ,  
soit h l'hfitel Gosselin e t  i l'hôtel Bissorinette (Auberge de  l'he 
actuelle), soit chez des parents ou amis ». 

1900-190 1 : La première église 
de saint-~aul-de-l'Île-aux-~oix 

En 1900-1901, à Sairit-Paul, o n  accorda priorité h la constnlc- 
tion de l'église. À ce i-iiveau, la nouvelle paroisse d e  Sniiit-Valentin 
posskdait iine bon~ le  longueur d'avance car Sainl-Pacil avait dû, 
avant d'entreprei-idre toute démarclie, attendre les documents 
ofiiciels concernant son détacl-iernent et sa reconnaissnnce civile. 

Dés le mois d'août 1899, le Courrier de Saint-Jean aniionçajt 
que les murs de  l'église de Stottsville étaient terminés. A La fin 
octobre 1899, sa c ~ n s t ~ i i c t i o n  extSrieure compldtée, o n  y 
célebrriit rlkjà 1s messe dans le vestibule. 

Le 18 février 1900, on  fit lecture à la messe d u  dimanche, h 
Saint-Paul, du déciet 6piscopnl autorisant ta nouvelle paroisse ?I 
6rijicr son temple. i2ussitÔty on don113 mandat 2i la Fabrique cle 
Eairc exéciiter les travaux. ALI mois cie mai, on retint le plan de 
l'arcliitecte C. Saint-Jean, qui prévoyait l'utilisation d'une partie 
de la pierre de l'église incendiée. On accepta la soiimission de  



l'entrepreneur P. Boilcaii et FrCres (celui-là méme dont Saint- 
\lalentin avait retenu les senrices), a u  moiitanc de $13,900. pour 
ériger l'église et 1;i sacristie. 

0 1 1  prévoyait le remboursement de I l i  somnie sur iirie période de 
trente ans par versemerits annuels ailant de SJOD. à 82 000. Entre- 
temps, la p~roisse  avait chaligk de  curé B la fin de 1899. L'allbé 
Alpl~onse h,landeviile occupait désoimais la cure de Saint-Paul. 

'II: 

La xecorirf c i ~ r c  tlr Suin t - l ' i i i r l . r l c - l ' i l c -n~~.~~~V~~i .c .  rlll>liui~>r, .Iirii:~it.i.ille, préMn ù la co~ixrriic.tc<~ir di. 
Ira pmiiribw vg1i.v~ rie Irr pnroi.\w. 

Le 29 mai 1900, alors que les travaux allaient slc?morcer, 
bionseigneiir Bnicliési s'amena en visite pastorale à Saint-Paul. 
Le passage de I'éveque (ou dc l'arche\+que) constituait toujours 
iin Gv6nement spécial. Menle sur sernaine, une Iîonrie p;lrt.ie de la 
population se déplaçait pour assister h l'événement. Le niaire et 
les mnrg~iilliers allaient 21 sa rencoiitre avec le curé et dès qu'on 
voyait venir le cortège, oil sonilait les cloches de t'égiisë en  signe 
de  bienveiiue. 

Cet te fois potirtalit, la veriue dti dignitaire ecclésiasticlue revê- 
tait iin cachet tout particulier : les gens avaient craint de perdrc 
leur église et rnanifestr?.ie~it lieailcoup de recorinaissance envers 



I'archevCqiie, pour avoir autorisé l'érection de leiir nouvelle 
paroisse et la coiistniction de leur propre temple. *Dans toute la 
paroisse, les routes étaient balisées, les maisons ornées de fleurs 
er de banderoles) (1). 

Ne en  1855, descendant 
d'immigrants italiens, Mon- 
seigneu t- Brucbesi avait 6té  
designé archevêclue d e  
Montréal e n  1897. Excellent 
prédicateur, homme raffiné, i l  
possédait ses entrées clans les 
Ilautes sphères de la politique. 
11 entretenait entre autres une 
solide amitié avec le Premier 
mir-iistre Wilfi-id Laurier. 

S'adressant aux gens de 
Saint-Paiil, dans la c11:ipelle 
temporaire, il f i t  la rétrospec- 
tive des événements c111'~vait 
vécus la petite conimunaiitd et 
di'clara : 

4 Mon c0eu.r de Pkre a sou! 
jert, a pleztré avec volts. 
~Mcris, voit.? TE w u s  ê ~ e s  pcrs 
lai.-:s& nbnltrs par I'ridversitR. 
Et Dieu, clans sa magnani- 
n~ir.4, ne pozt.rr-u nta.!rqu.ev 
de bx2ni.r et de récompenser 
uotre couruge, wotrr2 
esprit de gé~iérosi~t! et (le sa- 
w<fice. s (1). 

II siisci ta, paraît-il, beaii- 
coup d'émotion dans l'assis- 
tance. Ses propos consti- 
triaient un encouragement 
pour le fuciir. 

Bénédiction de IR pierre angulaire 

Le diirisnche 26 aoGt 1900, pa.r iine chaleur de 92 degres, le 
cltanoine Zénon Racicot, assisté des ciires Limoges (de Saint- 

(1)  Le Canada Frnnçais. 



Blaise), Cointois (de Saint-Valentin) et Oenlers (de Lacolle), 
bénissait la pierre arigulaire de la future église de Saint-Paul-de- 
l 'fle-aux-~oix devant une foule imposante er ani~iiée. 

On deposa dans une ca- 
vité, pratiquée dalis cette 
pierxe, une inscription nien- 
tiocinant la date de la bé~iédic- 
tion, les noms du pape, de 
l'archevêque et du curé 
d'alors, ainsi que des ren- 
seigiiernents coiicernant In 
paroisse. On y ajouta quel- 
ques piéces de moi~naie et des 
articles cle jotirnaus de 
l'@poque. 

Depiiis les tout débiits de 
l'ancienne paroisse de Saint- 
Valentin, une église s'était 
dressée sur ce site. Pour les 
habitants de Saint-Paul-de- 
1'h-aux- ois, ce htur  temple 
s'inscrii~air donc dalis la can- 
t in~i i tk  des cl-ioses. 

On entreprit le chantier. 
Plusieurs défunts reposarit 
sous l ' a n c i e n n e  église, i l  
fallut exhunler 25 cadavres et 
les enterrer clans le cimetière 
ava.nt de consolider les a.ssises 
de l'édifice (1). 

Bénédiction oScielle 
Moins d'un an plus tard, le 

16 juin 1901, 1s curé 
A,laiideville y célébrait la pre- 
mière messe. Uii grand nom- 

l.cr<li.*c ck S ~ J ~ I ~ ~ - ~ ' ~ ~ I ~ ~ - I ~ ~ - / ~ ~ ~ L ~ . ~ J I L Y - . \ ' ~ ~ ~ . Y  crm.-rrttltc 
en l ' J O 0  cr rICrniiic par i r i t  i n c c ~ ~ d i c  en  1 W!!. 

bre d't'rrangers se joignirent 
aux habitants de Saint-Paul pour l'occasion. Après la  rriesse, 
comrne aux jours de fête solennelle, il j7 eut  procession du 176s 
Sai t-it-Sacreinerit avec reposoir sur le cllemi ri trmlersalit le village. 
( 1 )  Certuiiis prltondenr qiic des citoyens ilc Sninr-Vnleririn oxliunt;.i.ent pliisiciirs corps 

dii ci~nettère de Saint-raiil p i i r  Ics rrsnsyorter d Sa:iii-\Qleiitiii Jc n'ni pu trt>u\-cr 
ti-sce de ce fait dans Ics archives 

l 
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011 proceda à la bénédiction officielle de l'église le 4 août 
1901. Tour concounit B rendre cette joiirnée i-nén~orable pour les 
participants. Une inlposante delégation de membres di1 clerg6 
assistait à la consécration du nouveau lieu du culte : en PILIS clu 
chanoine Racicot, de MontrLSa1, on pouvait noter la présence de la 
plupart des ciirés des pa.roisses erivironnantes (Saint-\ralentiri, 
Saint-Blaise, I.,acolle, Saint-Cyprien.. .), d'un vicaire de la paroisse 
de Sainr-Jean et d'lin délbgué di1 S6minaire de Sainte-Tliérttsc. 

L'apparence extérieure de l'édifice s'appfirentait à celle de 
l'église actuelle. À I'iritérieur, le clioeur était oriié d'iin tableau de 
Saint-Antoi~le de Padoue, doil de l'artiste Loiiis Saint-Hilaire, qui 
residait B Saiiit-Paul depuis 1895 ec y posskdait iiii studio. M. 
Saint-Hilaire, artiste-peinrre jouissant d'une certaine notoriété, 
créa égalernei~t des cherniils de croix polir les églises. 

Dans I'apres-midi, plusieurs cent.aines de personnes 
envahirent la pal-oisse, la pliipart arrivees h bord d u  vapeur 
(( Majestic B. La fanfare philharmotiique de  Saii-it-Jean les accom- 
pagnait. Tous se joignil-ent aux paroissiens et In fête se pour- 
suivit jiistli1'8 la tombée du jour. 

Nouvelle pal-oisse, nouvelle église, nouveau départ. 11 fallait 
maintenant oublier les vieilles querelles el1 tre coparoissiens et 
teriter de vivre en bons voisins. La chapelle provisoire, qiii semait 
au culte depuis près de trois ans, hit vendue à I'eirchère pour 1;i 
sornnle de 8223.50 h monsieur Améclke Régnier. On autorisa le 
curé Mandeuille A iitiliser le fruit de la vente afin d'acquérjr des 
ornements sacei-dotaris et liturgiques (cette ci~apelle temporaire 
se si tuait, semble-t-il, d ~ n s  les envil-ons d e  l'actuel garage 
DeneauIr). 
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Au débiit du 20e siècle, h Saint-Paul-de-l'lle-aux-Noix cornine 
dans les environs, le ciiltivaterir nioyen vivait siIr  une terre d'une 
cen ta.ine d'arpents ou moins, récolrai t stircout du foin, possedait 
quelques vaches laitières (ne produisnrit généralement que durant 
la période d'été) et quelqiies poules. Les moyens de comniunica- 
tiori denieuraierit peti déi~eloppés et limitaient souvent les 
déplaceinents aux municipalités elivii-onnantes. 



Prendre les ((gros ch:i.rs» coristitiiait encore i i i ~  ivéneinent. Le 
niveau (le scolarisacion était faible. La population rurale pouvait 
donc clifTicilement prévoir la somme jrnpressioiinante de transfor- 
n~cltions sociales, economiqiies et techniques qui allaienr s'aiilorcer 
aii cours des prochaiiîes décennies, plus particiilièrement 
à partir cies ani~ées 1920. 

Dans le premier tiers du 20e siècle, cinq sujets ailaielit mono- 
poliser l'atteiition du Conseil miinicipal : la sant4 et l'hygiène 
publiques, l'assistance publique, la tempérance, le développement 
des routes, I'avèncment de l'électricité. 



Santé et hygiène publiques 

Dans les années 1900. la tiiberculose et la petite vdrole 
(variole) faisaient des ravages au  sein de la population québécoise. 
TI existait bien 5 Qliébec un Conseil d'Hygiène, inais les autorités 
rurn.les seniblaient en général peu enclines suivre ses recorn- 
niandations. La mortalité irifantile atteignait un riiveau conster- 
nant. En 1919, oii l'estimait e n c o r e  à pres de vingt pour cent .  

L'histoire de notre rnunicipalitC reflète bien cette rSalité. En 
avril 1902, en l'espace de deux semaines, l'ex-maire Xvste Girard 

. perd:iit deiix fillettes, âgGcs respectivement de sept et cinq ans .  
Les registres paroissiaux tenioignent du nombre impressionnant 
d'ent'ai-its morts qrielques joiirs ou quelques mois après la riais- 

sance. 

En jnnvier 1902, on sIgriala des cas de vai+iole à Saint-Paul. 
Conime il s'agiss;rit d'une maladie contagieuse, le Conseil rniiiii- 
cipnl décida d'instituer lin Bureau de Santé afin d e  lirniter sa pro- 
pagation. Neré-Xvila III.licrt, Cyrille Boiidreau et Xyste Girard for- 
niaient ce Brrreau, ai1c.c rnandat d'appliquer les règlements établis 
par le Conseil d'l-Iygièile dc la provii-ice. La contagion se manifes- 
ta particulièrement de janvier  ;i rnai. Lorsqiie des cas &aient 
signalés, on zivisait le 13ureaii de Santé qui, après vérification, 
mettait les ticrsorines atteintes en quarantaine et leur assigiiaic 
des 6 c:irdiens ». Lorsqu'il s'agissait de personnes démunies, le 
Conseil acceptait de  defrayer certains coûts inh6rcitts h leur pé- 
riode d'isolement. Ainsi, en nlni 1902, on prdsenta aux eIiis des 
coniptes « pour nourritiire fournie h monsieur Michel Dallaire, 
durant  le rcmps qu'il (avait) été tenu en q~iararitairie et canlrne 
gardie~i des variolCs n. 

En octobre de la même année, le docteur Hébert soliinettait sa 

note de  frais, pour « sei*vices professioniiels et remèdes fournis 
lors de 1'npp:irition de la variole ». Pour quatre mois de visites et 
de désiilfectiori dcs lieux contamines, il réclamait 849.25 ! 



La vaccination 

Le Conseil d'Hygiène provincial prkconisait alors la vaccin:[- 
tion obli&itoire, surtout cotiti-e la viirjole. La mise e n  applicatioii 
de la mesiire incombait toutefois ai l s  autorités niunicipales. 
A Saint-Paiil, celles-ci aft'ichbrent, selon les périodes, indifféreiice, 
scepticisme et mefiance à I'Sgard de  certc recoinmandation. 

En 1902, une lettre du Conseil d'Hygiène pressait la munici- 
palité d'iinposer la vaccinarion par rtglernent sur  soli territoire. 
On repoussa la demande, sans plus. En 1903, l'organisme revint 

la cllarge, menaçant même de prendre des mesures contre la 
muri icipalité si le Conseil il'agissair pas. Ce dernier réagit cava- 
lièrerneiit en adoptant une résolution (( rejetanr la lettre ,>. 

Sa position n'avait guère cllangé en 1911, sauf que cetce fois I R  
rcponse ne laissait aucun doute quant 6 l'opinion des élus n~iinici- 
paus sur la question : le secrétaire 6tajt  charge de laisser savoir au 
Bureaii d'Hygiène qu'lin règement sur la vaccination obligatoire 
(< aurait un mauvais effet et serait impossible à hire exdcuter s .  La 
rnuriicipalité, ajoiitajt-ori, possédair déjà un Bureau de Santé qui 
voyait & la bonne application des règles d'hlg" iene. 

Ce n'est. qu'en novembre 1924 que le conseiller Adjuteiir 
Roudreau a.nnont;a la préseiitlition d'lin réglernent A cet eifet. 
Mais Irl maladie avajt déjà exercé ses plus grands ravages et on la 
contrôlait niieus depuis cliielques années ... 

I l  lie hiidrait pas conclure qu'il tle s'agissait qlie de pur etitête- 
ment. Beaucoiip de rniinicipalités adoptaieilc la rnErne position, 
car i l  exisr.ait alors un véritable débat de société concernant la 
vaccination. Pour rnieux comprendre les reticences, i l  siiffit de 
prendre conriaissaace cle I'opiiiion d'un médecin, assez largenient 
répandue à l'époque, et  publiée en  1920 : 

r . .. I r r  vacci.nnrion, ~Jfirtncrit-il, est ~ t r t  rrnicenlmt mspecr ei 
odieux. do.n.t le bon e&et asi illusoire ct dont lesfi~n.estes elrets 
sonc cetu .fois trop cercuins S I N  tout o-rgci ri  isme sciirz, q e t i  rri 
c1eriien.t m . l a d e  et vicié r (1). 

(1 )  Le Csnuda Français 



Simon Glazer 
Un évdrieinei~t plutôt cocasse i llzisti-e bien I'attiuide parfois 

etoni~finte qu'on adoptait alors face aus cluestions d'liygiène 
piiblique. Le rabbin Sir-noil Glazer opéra pendant quelque temps 
une beurrerie, A la sortie nord du village de Sa.in~-~aul-de-l'!le- 
aux-Noix, dii c6té est de l'actuelle route 223. En juin 1915, son 
voisin, Félix Hébert, se plaigrlit du f ~ i t  q u e  le beurrier rejetait ses 
eaus usées ec son petit la i t  3 ciel ouvert. Le tout se répalidait sur 
le terrain d e  r-rionsieiir Hébert ec dégageait des odeurs que celui-ci 
qualifiait d'incommodantes et malsaines. 

II contacta Ie Conseil Siipérieur d'Hygiène, leqiiel avisa la 
municipalité qii'elle devait faire cesser ces dkversernents dans un 
délai de huit jours. 11 ne s'agiss$iit pas d'cin cas iitiiqiie : A l'époqiie 
la beiirrerie de Lacotle déversait ses résidus directernerit dans la 
rivière d u  même nom. 

Le Conseil municipal demanda au Bureau de Santé local, corn- 
posé alors de  Diivid Demers, \Vilfrid Clémeilt et \Yilti-id blébcrt, 
d'aller constater la situation et de Iiii t'aire rapport. Ces niessieurs 
possédaient certes la meilleure volonté du inonde, mais leiir com- 
péteiice en matière de snluùrité p~iblique étai t  discutable. Ils con- 
clurent dails letir rapport qiie la plainte n'&tait pas (ondée. L'égout 
de la beiirrerie, déclaraient-ils, répan.dait bel et bien des odeurs 
nauséabotides, mais ils I I ' ~  voyaient aucun risque pour la sant6 
publiqiie. 

La réactioti du Coiiseil Supbrieiir d'Il ygiéne n e  se f i t  pas atren- 
dre ! 011 qualifiait ce rapport d'absurde et on recommandait à la 
municipalité d'agir pronipternent, sans tenir compte de l'avis de 
son Bureau de Santé. Or iine bonne partie des membres dti 
Conseil ~nunicipai acceptait et  partageait les concliisions di1 rap- 
port ! 

On demanda alors au  docteur Néré-Avila Hébert d'aller visirer 
les lieux e t  d'&mettre son avis. Celiii-ci d6clara que les odecil-s lui 
a.ppa.raissaierit effectivement rnnlsajnes c t d:i tigcreuses. On 
engagea, iin peu ?I con t.recoeur, iine poursuite contre monsieiir 
Glazer, qiii refusnit tnême de couvrir les eaiix usées de  sa beur- 
rerie. 

On e n  vint fiiialemei~t à iirie entente et la rnunicip;ilité retira 
sa plainte. idais sans les fortes pressions clu Conseil d'Hygiène, il 



est probable que l'ori s'en serait tenu  au rapport initial di1 Bureau 
de Santé azitorisanc bI. Clazer à continuer impunement ses 
déverseinents, B qiielques centaines de pieds di1 village. 

La grippe espagnole 
A la fin de la guerre 1914-1918, l'épidémie mondiale de grippe 

espagnole siiscita beaucoiip d'affolement ail sein de la popularion. 
D'autant plus qu'on n e  possedai t aucun remkde vkritablement effi- 
cace. On estime qlie celle-ci affecta plus d'un demi-inillion de 
Quéhécois l'automne 1918. Près de 15 000 eii moumreiit. 
A Saint-Paul, on signalait, le 19 octobre 3918. l'émergence de 
plilsieurs cas. Ceux qui en Furent acceints se soiivjennenr que la 
maladie se présentait de Eaqon foudroyante. On pouvait appren- 
dre la mort d'un voisin ou d'un ami en pleine force de I'dge, alors 
qu'on l'avait croisé en parfaite sailté deux au  trois jours nuprira- 
i7ant. Un de nos concitoyens, hl. Edmond Langlois, avait alors 20 
ans. Selon lui, les personnes robustes étaient parfois les pre- 
inièrcs emportées, ce qui co~itribuait A créer un climat de 
panique. Lui-même atteint, i l  lui fallur. plusieiirs niois pour 
rbcupérer tant l'affection s'avérait sé\lére. Des mères de famille 
attachaient de petits blocs de camphre au cou des enfailts, dnns 
l'espoir d'gloigner la contagioii. 

La maladie emporta entre nutres Arrnai~d Poissant, frère 
d'Ernest Poissant, q ~ i i  fut maire d e  saint-~aul-de-l'île-aiix-NO~X, de 
1943 5 1949. Lorsqu'on 4~ahlissait que le défunt avait bel et bien 
succombé A la grippe espagnole, on ne p6nétra.i~ pas dnns l'église 
avec le corps. 011 se corireritait de prières sur le perroii de I'édi- 
fice puis oii prockdait directement à l'inl~umatioii. Ce Eut le cas 
pour inonsieur Poissai~t. 

L'assistance publique 
il n1exista.it, vers 1900, que peu de ressources pour les per- 

sonnes déniunies. dé état ne s'impliquait gul.re, si ce n'est dans le 
cas des asiles d ' a l iénh  Qiiaiit 5 I'gglise, elle considérait la cha- 
rit4 comme relevant de son domaine de  cornpetencc et conirne 
iine responsabilité indi\~iduelle. Elle voyait d ' i i i~ fort mauvais oeil 
toute inciirsion gouvernemei~tale dans ce secteur, y décelant un 
encocira.genient Ii l'insouciance et à I'irresponsabilj té des citoye~is. 

Les indigents, conlme on les appelait à l'époque, se voyaient 
souvent forcés de se tourner vers leur municipalité pour obtenir 



de l'aide. Pliis soiivent qii'autrement, on ne leiir répondait 
qu'avec rkticence et parcimonie, si11011 avec mépris. La inen~qlité 
de I'&poclue rendait A considérer les gens dans le besoin coinme 
étant  respotisables d e  leur situation. On leur  fournissait 
néarimoins h I'occasiori u n  peu de nourriture, quelques vêtements 
et, qiiand cela s'avérait: possible, un logis. Mais on Ic leiir faisait 
payer cher en humiljations. 

En mars 1911, la latriille 
d'Arthur D. ,  de Sa.int-Paul, 
vivotait dsns le pliis grand 
dinuement. Ce dernier n'oc- 
cupait aucuii emploi et avait 
pr~t iquement  abandonné les 
siens. Le Conseil demanda au 
secrétai re-tresorier d'écrire au  
pere de  t'arnille, pour lui simi- 
fier clti'il émit (( cause de  soiif- 
Frances pour ses proches, vu 
son refiis de vouloir travailler ». 

La missive l'enjoigtiait de leur 
procurer ce dont ils avaient 
besoin. En atretidaiit le rési~l- 
t a t  fort improbable de cette 
démarche, le maire Dosithé 
Noël fut chargé de visiter la 
famille afin de constater sa 

I I  y opri-trir !me Imtt l~rn~i l ie  c ~ i r  0Cl11r t  dii ai&cL?. situation S'il la troll- 
Ellr se siriiulr riir le sitr (11, l'uctr~clle d l e  de 
nwnirc. de I ~ I  liiririiiu ( i i t< i f~n .  vait dans la inisère. déclarait- 

on, pouvoir lui était accordé 
de  lui acheter, au nom du Conseil, les choses indispensables 
ou même nécessaires A la vie,  pour rin montant ne dépassant 
pas d i s  dollars ! >) 

Novetribre 1916, Rénii B. et sa soeur Marie, e n  pliis de vivre 
dans une grande pauvreté sans être en mesure de gagner leiir vie, 
se troiivaient sans logenlent décent B quelques jours de l'hiver. Le 
Conseil loua de M.  \!riIfrici ethier une maison c< sise côté est du 
rang Richelieu », à raison cle deux dollars par mois, pour les loger. 

L'été suivant, le Conseil ayant f:iit reffiire la clôtiire de la mori- 
tée Bownian, oii décida B I'unarijrnité, lors d'iine assemblée, « que 
les piqriets et déchets d e  la clôture (défaite) seraient doilnés à 
J'iildigent Kémi B. » ! Lors cle cette même réunion, le boulanger 



de la paroisse, Étienne Gagnon, prksenta Lin cornpte de 832.20 
pour avoir livré du pain aux B. pendant I h  mois. Une  autre 
Facture de $4.50? pour bois d e  chauffage, fut déposée par 
WilErid Éthier. 

En 1919, ce même M. B. f l i c  placé dans une insticution des 
Soeurs de la Providence, à L',,4ssomptionl et la iniinicipalité 
accepta de dkfrayer une partie de sa pension ($54. tous les trois 
mois). ,A sa mort, en 1924, on déboursa $36. pour le service 
funèbre et les frais d'enterrement. 

Un aut.re principe prévalailt à 1'6poq~ie voulait que l'on refuse 
toute aide, même 8 u n  démuni, s'il existait au sein de sa famille 
quelqu'un en mesure de l'assister (enfants, parents, Frères...). En  
septembre 1910, le Conseil de Saint-Paul reçut un compte polir 
certains aliénés, citoyeris de la municipalité résidaiit en  iiistitu- 
tion. Le secrétaire fut aiissitôt cl-iargé d e  donner coni~aissance par 
lettre Lin paroissien, monsieur L.R., (( du montant réclamé pour 
son frtre Alfred et d'avertir ce i-iionsieur d'avoir à payer ce compte 
sous le pliis court delai >i .  

En 1921, au graiid déplaisir des esprits consenTateurs et dii 
clergé, le gourvernenient Taschereau cidapta la loi de l'Assistance 
Publique. On partageait désormais les frais d'hospitalisation des 
n6cessiteu.s à parts égales entre le gouverneinent, l'institution 
fournissant les soins et 1çi municipalité du patient. La mesure ne 
s'appliquait toujoiirs qu'aus personnes n e  possbdant pas de 
parents suscept.ibles de les aider. Aussi près d u  nous qu'en 1941, 
1:i demande d'assistance publique de mademoiselle Reine G. fut 
rejetée par le Conseil u e n  raison du  fait qii'il existait dans IR 
Fainille de cette dernière des personnes capables de supporter les 
frais dlhospit:ilisatioii i ? .  La même année, on laissa en 
suspens iine demande semblable de hllle Aine B., le temps « de 
vérifier la valeur des biens de son père B .  

Le Consejl ne se pliait pas ri6cessairernent de bonne gr6ce 
A cette légistation provinciale. En mars 1931, Joseph Clément, 
secondé par Hector hIaillous, parrailiail ilne rl.soliition 
deninnclant au gouvernement de porter de 6 mois h un a n  le 
délai légal, pour " obliger " une municipalité A payer sa qiiote-part 
des Sra.is d'hospitalisation des indigents, et1 vertu de  la loi de 
l'Assistance Publique 9. 



011 accordait donc une assistalice tiiiniiilale, où la coi-iipassion 
trouvait difficilement SA place. D'autre part, plusieurs cultivateurs 
employaient filors des imtnigrés ». Tl  s'agissait d'orpl~elins venus 
d'Europe et qu'on avait placés dans des familles agricoles. Sans 
instruction, sans famille et sans ressources, plusieurs d 'en t re  eus 
furent honteusement exploités sous le couverc de la cllarite chré- 
tienne. 

En 1932, à Saint-Paul, deux d'entre eux, Georges M. et Arthur 
K., se retrouvèrent en convalescence dans les fiirnilles où ils 
habitaient. Celles-ci prhentèrenc au Conseil des comptes pour 
leur pensior~, guisqu'ils i-i'étaient pas en mesure de travailler. ta 
rnunicipalit4 les acquitta, h condition que les deux hommes rem- 
boursent la somrne dès qii'ils seraient e n  mesure de reprendre 
leurs activités. Vu les salaires niissrables que l'on versait à ces 
« immigrés », cela sigiiifiait pour eux de nombreuses heures de 
travail sans gages ! 

En 1944, Lin règlement inunicipal statuait même q u e  toiit con- 
tribiiable « prenant h son service uit étranger indigent (serait) 
responsable de ce derriier ... tant pour sa subsistance que pour les 
Frais de sépulture, la paroisse désirant se décharger de toute 
responsabilité. 3 

Lorsque Georges M. décéda, en 1960, le Coiiseil déboursa 
8135. pour ses funérailles. Les quelques rares assistants 
soulignèrent le peu d'effort fourni pour lui assiirer iine sépulture 
décence. 

Ce n'est qu'en 1936 que le Qtiébec adhéra au  régime des pen- 
sions de vieillesse (mis sur pied par Ottawa e n  1927). En 1942, 
les prestataires recevaient un peu plus de vingt dollars par mois, 
s'il s'agissait de leiir unique moyen cic siibsistnnce. Cette année- 
IA, iin couple clCinuni de Saint-Paul (qui recevait donc envir-OII 
40 dollars par mois pour vivre) fut jugé inapte h administrer sa 
pension parce que, disai t-on, il s'endettnit graduellenient. La 
municipalité rioinrna donc un a.drninistrateur, qui encaissait les 
cherlues dc M. et Mine C. et  devait r e ~ ~ d r e  compte régiilièrerneiit 
de sa gestion. 

En novembre 1943, soit un an plus ta.rd, celui-ci remit au 
Coiiseil un ctlkjue d e  871.38, « reprksentant une balance de 



819.28 sur les chèques de M. C. et de 952. sur ceux de ivlnie C. ), ! 

On éconornisait sur leurs maigres revenzis ! Quelque ten-ips 
pliis tard, M. C. fiit l-iospitalisé et pendant son séjour h I'hôpital son 
épouse décéda. Le Conseil s'empressa d'entreprendre des 
deniarches auprès de I'liapital Saint-Jean, afin d'obtenir <( le rem- 
boursement B la municipalité du surpliis dii chèque de M.  C. rie 
sen:ailt pas à payer sa pei~sion, pour qu'il soit appliq~ié ... aiix 
dkpenses occasiorii~ées par le décès de Mnie C. P ! 

Les déboires de M. C. se poursuivirent. En jriillet 1944, il 
déserta I1hôpit.al Saint-Jean et on le retroiiva dans une grange de 
Saint-Paul, où i l  avait passé la nuit. Le propriétaire portR plainte 
au Conseil, qui ne troiiva pas de meilleure solution que de sigiier 
à son tour une plainte de v;igaboiidage contre kI. C. ! I,e <( bon 
vieus temps >, ne @tait pas nécessnireri~ent les ndcessitciix ! 

Au cours des années silbséquentes, 1~ situation écoilornique 
gé~ierale s'améliora et Ics goiivernements firent davantage pour 
venir en aide aus personnes démunies. Mais l'absence d'nssu- 
rance-hospitnlis~tion et d'aide sociale subsrat~tielle obligeait les 
municipalités à assister certains de leurs citoyens. 

En 1954, !a municipalité de Saint-i'aiil encaissa le dernier 
chéque de peiision de vieillesse de M. Isidore C., au montant de 
S4O., le Conseil ayant dû défrayer le coîit de sa skpiilture. 

En 1960, le budget de Saint-Paul prévoyait une soinrne de 
$400. pour assistai~ce aux indigents >>. 

En 1969, le gouveriiement du Quebec créait In Régie de I'as- 
sureiîce-inaladie du Qiiébec, dotant la province de son systè[iie de 
santé actuel. La même année,  la loi d'aide sociale permettait d'as- 
surer AUX citoyens un reiVenu miniinum vital pliis adapté aux  nou- 
velles réalités. 

La Tempérance 
De 1900 à 1329, ~ 'Eg~ i se  mena combat contre les débits d e  

boisson, la danse, les spectacles de théâtre et le cinéma. Elie 
soiihaitait même que les gouverneiiients légifèrent concernant 
l'alcool. Al i  début du siècle, Monseigneur I3ructi6si se trouvait i 
l'avant-garde de certe lutte. Lors de ses visites pastorales, i l  ne 
manquait pas de  citer en exemple les coriirniinaut@s oii i l  n'exis- 
tait pas de commerces veiidaizt de l'alcool. 



Les curés de paroisse Saisaient évidemment éclio à In cam- 
pagne 111enée pas les :iiitoritSs diocésaines et  exerçaierit une v-igi- 
lance de tous les instants. Voici ce qu'anrionçait eii chaire, en 
janvier 1931, l'abbk Donat Co1ivrett.e) alors ciirt. de Saint-Paul : 

Lrrri.di et mercredi soir, .il y nzcru eirchre & l'I~ôcel Gosselin (un 
euclm k r a i ~  tmc sutréc récreutiae, Ijéner-ale)ne?at  ai^ profir de 
I.'égbise]. Des in.esures semnc prises pour qzte l'ordre rkgne 
pal-LOU[. ILI. el ~blrne Cosselin, re?io.rn.ntds pour le bon orcire 
lznbituel de 1eti.r moisun, seront Ià. Ils resteront les nrairres 
cl1.e~ cirs ! Je ne do-rite pc1.s que inonsiewr le muirc et messimrs 
les conseil1e.r~ sairroiit llcs seconder. Pas [le boisson cti.iarante 
ni danse. C'est e71.rend1r u ! (1).  

Les paroissiens les plus âgks évoquent encore la fameuse 
6 croix de temp&ra.nce B, crucifix tiabit~iellenienr de  cozileur noire, 
sur lecl~iel était inscrit le mot « rernpéi-ance P. On I'accrocbait 
dans sa maison, pour signifier qu'on adl-iérait au principe de  la 
sobriété face à l'alcool. Avant de l'obtenir, on se rendait générale- 
ment A la sacristie, ni1 l'on proniettait d'éviter les abus de boisson. 
Il n'était évidemment pas qiiestion (en principe du rnojns) de 
« boire i) À l'intérieur d'~iiie derneiire arborant cette croix ! 

Pas d'alcool Pi Saint-Paul 

Lors des premieres années 
d'existence de la municipali te, 

Saint-Paul comptait deux lrôtels : 
l'hôtel J.D. Bissoniietre et l'hctel 
Gosselin. Il ne s'agissait évidem- 
ment lias de commerces au sens 
où nous l'eiiteridons aiqourd'hui, 
mais plritfit d e  vastes résiderices 
rransforniées en auberges pour 
visiteurs et touristes. Le Coiiseil 
municipal délivrait lui-mê~tie les 
licences ou permis. 

ALI début de 1899, i l  statua 
qii' « une seule licence d'aiiberge 
et une seule licence de maison 
d'entretien ou hôtel de 
tempérance pourraient être M. ,\.J~~.S,- ~;ti,s.*'cliii en IYU I .  

accordées daris la municipalité 

(1) Journd de h i r d  cle I'ublik Dorlar Coiivrerte. 
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(les hôtels de tempéralice pouvaient loger et nourrir les visiteurs 
ou les touristes, mais sans leur servir d'alcool). Joseph D. 
Bissonnecce obtint Urie licence d'auberge mais lorsqu'Aiitoinc, 
Moïse et Joseph Gosselin demandèrent une l icence pour ia vente 
de boissoris enivrantes, leur reqciête fiit  renvoyée A I'iinnnimité. 

compter de la f i r i  1916, le mouvernerlt prohibitionnistc prit 
de l'ampleur h l'intérieur de In nziinicipali té. E n  décembre, cette 
année-la, le crir6 Alplionse klanùeville présenta ail Consesl une 
reqiiête s'opposant à l'octroi de toute licence d'auberge ou d'hôtel 
à Saint-Paul (1). Quelques mois plus tard, en juin 1917, le con- 
seiller Lucien Landry déposa i i i1  projet de règlemeilt en ce seils : 

* Attenclin <pie dcrpu.is pbzcsim~rs nn:w'es, il  se jair ... i.ine cmn- 
pr~gne pour a.rrêrer le.Péair clc I'ivrogtterie et Ikibtrs de boi.sso-n, 
qul caiLserLt de  grunds rrruiages crzr  sein de  ii.otre population.. . 
que le meilleu.r n~oyo.li de combartro ce mal est d'en proliiber 
lu vente. .. qzce les auberges, Izôtels de te-mpé-ra,i.cc oir cri6tre.s 
sont des endroirs ozi notre jeunesse est exposée L? p r ~ n d r e  cles 
hnbitzides de d&ei~.so et à prendre le goî~t des liqu.eurs 
alcooliques.. . II sera prohibé de vendre ou d 'cjyn'r en riente 
telles dires lic/ueurs da.7i.s Ics lin~ites de cerce mzcn.icipulitk.. . et 
il ne sem uccorc-Aé azicu.ne /.icmce. r 

On adopta le règlement sans aucune opposition. 

En 1921, Arsène Régnier, qui possédait désornais l'hôtel de I\,f. 
J .D. Bissonnette, s'adressa a u  Conseil afin de faire amender cc 
règlement. Mais les conseillers Louis Gacidreau et Pl-iiliza Fortin 
iirent en sorte que sa  demande soit rejet.ée. La veille de I'assern- 
blée devant débattre la question, le curé Couvretce n'avait pas 
hésité à se prononcer dii haut de la chaire : N Mrilgré l'estime que 
j'ai pour c e u  qui soiihaitent des licences d'hôrel, je n'ai pas 
changé d'opinion ... l'hôtel est toiijoiirs uri lieu de désordre. Il 
n'est d'aucun avantage, pas même poiir celui qui  le tient s (2).  

Le din~nnche suivant le renvoi de In demande de kl. Régnicr, il 
revint à la cliarge sur la question : 

« dan an do?^ [le la bonne plilie du ciel et nori pas une p1trs large 
&isiait de bi$re sur nmre paroisse.. . Le dicible, cle cc temps-ci, 
veut dorer la bouteille p0îc.r ooirs artirer ii elle. ~Iidprisez-là pour 
Dieu, aoils-mê.mes, vos~~urnilles, aorre parrie P (Z)! 

( 1 )  II n'y eu[ pas Je prohtbitioii ail Qiiébec. Alais les niunicipnliiks pouvaieiit s d i ~ , t ~ , r  Iciir 

propre régleirient . 
(2) Joiirnal rle bord <le I'abbP Donat Couvrttre. 



En mai 1921, le conseiller Charles Hébert proposa qu'h 
l'avenir, la vente d'alcool ne soit prohibée dans la municipalité que 
dii l e r  novembre au ler mai, et qu'on accorde diirant les autres 
mois aux persorines ayant charge d'hôtel des permis pour la vente 
de blkre et de vin a.ccompagnant les repas. Le Conseil approuva 
la motion de justesse (4 contre 31, eri précisant toiizefois qu'on 
limiterait h deus  le iiombre de licences e t  que le règlement devait 
être souinis aux électeurs. Ceiix-ci voterent à 52 contre 11 e n  
faveur de l'octroi des licences. Pour Saint-Paul, la prohihit.ion pre- 
nait fin. Ce n'est qu'en novembre 1926 cependant que les pro- 
priétaires d'hbtels furent aiitoris6s h servir bière et vin h table 
durant toute l'ann&e. 

Quant à la danse, considérée par plusieurs comme 
une atteinte aux bonnes moeurs, un règlement inunicipal, adopté 
en  juillet 1926, l'interdisait dans les salles publiques de la 
rnunicipfiliré à partir de rnjntiit le samedi soir jusqulà 8 l-ieiires 
de l'avant-midi le lundi. Tout propriétaire de  salle fautif s'exposait 
A une amende de 920. 

4 hôtels pour 500 habitants 

A la fin des années 1920, ~aint-~aul-de-1'~1e-aux-~oix, bien 
y ue depassant ?i peine les 500 habi tatlts, posskdait quatre Iiôtels 
s u r  son territoire : les hôtels Gosselin, Regnier, Bouillon et 
Riviera. Cette situation s'expliqiiait par la présence accme d e  
touristes et surtout par la proximité de la frontière américaine, où 
sévissait eiicore la prohibition. 

L'hôtel Gosselin 
L'hôtel Gosselin, le plus ancien, existait dijh lors de la fonda- 

ci011 de Saiilr-Paiil, en  1898. A l'été 1909, l'artiste-pein tre Louis 
Saint-Hilaire, qiii résidait à Saiiit-Paui, y déménagea soli stiidio de 
peinture, lequel se troiivait auparavant lion loi11 de  l'emplacement 
actuel du coinptoir de la Caisse Populaire (1). Eri 1910, l'hôtel 
s'appelait . Castel des Isles b. En 1926, l'ét.ablissement, propriété 
de AI.  Josepli Gosselin, comprenait 2 8  chambres : on y offrait aux 
touristes canots, teniiis, jeii de croquec, service de guides et n-ierne 
la luniikrc électrique ! Dans une publicité parue dans les jour- 
naiix, oti décrivait les lieux comme a le plus bel endroit de la 
provii~ce polir le canotage, la promenade et les sports B. Le 
déplacement des personnes d6sireuses de se rendre à l'be-am- 
Noix s'effectua pendant longtemps b partir des environs de l'hôtel 

( 1 )  Ce stiidio servait cfinlemant é le prdsentrrtiun de siances et pouvoit contenir, dit-ori, 
plus de cent pcrsi)iirics. 



Gosseliri, d'abord par cl-ia- 
loupe, puis par embarcation B 
moteur e t  enfiil pa.r traversier. 
C'était d'ailleurs lin membre 
de la  Ealnille Gosseliil (Josepl-i) 
qui opérait le traversier. M. 
Roger Gosselin posséda 
ensuite l'établissement durant 
de nombreuses années. L'hô- 
tel garde toiijours le même 
nom malgré le fait qii'il ne soit 
plus gdré par les Gosselin. 



L'hôtel Régnier 

Ln maison qui devint plus tard l'hôtel Régnier, puis l'hôtel 
Lenoir, apparceriait aiix débuts de  la rniinicipaiitC à M. Joseph D. 
Bissoni1ett.e. Le Conseil rniinicipal y tint ses assern blées jusqu'en 
mars 1899. M. Bissonnette aynnt alors obtenu iine licence 
d'auberge, les élus durent trouver un nouveau local. Au fil des 
ans, plusieiirs persoilties se siicc&dèrent i la tête de l'entreprise. 
En 1919, Amédée Rbgnier, fils, s'en declarait le propriétaire e t  en 
1924, la licence était émise au nom d'i\rs&ne Regnier (1). 

En 1950, l'cixdroit portait Ic t~oni  u Flotel Rod and Giin B. 

Propriété par la suite de Roger Cenoir (et ultérieiirement de Guy 
Lenoir), la maison accueillait dans les années soisante, grâce 5 sa 
va.ste salle de rcccption, qua  ritité de banquets et réunions. Depuis 
quelques annccs, le comrnerce porte le nom (< Auberge de l'Île ». 

L'll~iicl KP:iiiir-r cri Ir12'i. 

(1) Dc noml>reiix prapri4wires avniit operé I'liiitel, ge n'ai evoqiié que les pliis sigtiific;ltils. 





LYLlh6tel Bouillon 
L'hôtel Bouillo~i appartenait jusqu'en 1923 à M. et hlme Artliur 

Bissonnette. I l  se situait sur un ernl~l:we~nc~it occupé uujourd'liiii 
par la faniille Mayer, pres du Richelieu, à l'extrémité dc I'actiielle 
67e averiiie. E I ~  mai 1923, le inois même où la mtiriicipaliré abro- 
gea sori tèglemeilt prohibitionniste, iin certain M. Uoiiillon, 
restaurateiir A Montréal, loua puis achetzi l'hôtel du couple 
Bissoi~~ietce. Le 31 niai 1923, on ir~aiigurait « le nouvel 11ÔteI 
Bouillon, prêt A recevoir les toiiristes ». 

L'établissement comportait cleux corps de logis p r i n c i p a i ~ ~  
avec un regroiipement de maisons d'&té. On y troiivaic atlssi une 
salle pour la danse et les réiinioils. I I  s'y tint parfois des soirées 
récréatives. 

h4ais la maison ne possedait pas très bonne répiitation. Les 
citoyei-is les pliis figes de la rniinicipalit6 se soiivienner-it qu' « aller 
au Bouillon ,) comportait une  connotation péjorative. On ne s'en 
vantait pas nécessairement 1 Le commerce opéra dails les aiin6es 
trente (son propriétaire en 1'329 étnir: M .  J. Meiinier) puis déclina 
progressive[.iient. 

fie11 Bi~id11lo11, 111~o~)ri6cuire 
rle l'Flote1 lloiiiilrrii CI pc4~~1.r de 1 9 3 .  



L'hôtel Riviera 

LorsqiilA la fi11 de 1927, I'nncieilne propribtaire de l'hôtel Bouillon, 
~riad~zme k t h u i -  Bissonnette, detnanda l'octroi d'une licence dans le 
but d'opérer un quatrième hôtel dails la paroisse, le curé Alexnndi-e 
Champoux ne pur cacher soi1 désarroi. U'auta.nt plus que la rotauon 
sur la question se déroula le lendemain de Noël. 39 persoiliies 
votèrent en  faveur de la licence et 25 contre. Le conlinerce s'appela ?I 
la fin des années 20 le (( Old Orcllard Hotel » cr prit plus tard le nom 
d' a 116tel liiviera ». Avec les années, l'endroit acquit u i ~  prestige cer- 
tain. LI jouissaiiii d'un esceiierir sitc, 21 quelques pas du Richelieu, s i r  
300 pieds de grève. Deiix bâtiniencs distii-icts, construits des épo- 
ques différentes, donnaient direcrerneilt sur la riviere. 



L'l~ôtel resta lorigternps un endroit recherché et qiprécié des 
touristes. Vers la hn des années dnquante cependant, c La Riviera B 
avait connu ses i-t-~eillcurs jours. Devenu vacant en juillet 1962, on 
décida de le mettre en vente. Quelque temps plus tard, LIII incendie le 
dktruisit. On tmuve aujourd'h~u sur les lieux iin terrain de camping. 

Il va de soi que la situation de saint-Paul-de-l'?le-aux-~oix, sur 
les bords du Richelieu e t  B qiielques lcilornètres de la trontière 
ainéricaille, en hisait Lin lieu de transit idéal poitr l'alcool de 
contrebande destine aux Américains lors cle la période de la 
prohibition. Les bootleggers rivalisaient de ruse avec les 
douai~iers afin de  faire franchir la clouane fi leiir pi-écieuse 
marchandise. 

Josepli Gosselin, d e  Saint-Paul, relatait lors d'une enrrevue 
accordée en 1989, qiielqucs periyéties de ce v6ritable jeu de 
cacl~e-cache : 

« La bi&e rcn-iwiit uqi clmr h Saint-Vu.1ci~ti.n.. Lu., il?? A.mdricain, 
pmpiétaire d!un scl~ooner (11, prentlir pnssession de sn cum- 
mancie et t~tilisuit cl~f'érenïs stra.tug9nes pour.Franc1.i ir les lignes 
sans probl&me. Les caisses i.rnwe&es étnienr phcées clans un 
grcr.nd&fldet cein.curtcnr le baren,u, d e J l p n  ù doij.ner le c/ia nge cr ~ 3 :  

dozianieis.. . ils 71 eioyaienr smrvc-nt que du  fai, mais parjbis ils 
kenmienr le strcttagéme. Pour ne pas être pn's la ma.in dans le 
sac, ICI ~ ( o ~ u i s u n  d'uic001, encore 2i.m fois' siibmergde, étuit 

retenue pur .irn lo?~g cBhle & 150 piecls. En cas clhlerte, le cc@- 
mine pcnrvuir ka ccrl~ler rn la cl.diaclia.~i.t d z ~  câble, paibwu cl'un 
mdcanisme ingknieujî, et rweizir In chercher plus mrd , (2). 

Inutile de préciser que plusieiirs Paiilinoix ne se contentèrent 
pas de regarder passer la parade e t  participèreilt à divers degrés à 
ce commerce parfois risqué mais lucratif. 

Routes et transport 

L'état des routes de canipagrie, vers 1900, laissait grandement 
à désirer. Nous les qualifierions de nos jours de sentiers de terre. 
En 190.5, les journaux r e g i o n a ~ ~ ~ ,  Le Courrier de  Saint-Jean entre  
autres, déploraient la condition lamen table des chernjns niraux 
du cornce et blâmaient le gouvei-liernent pour son inaction. 

(1) Petit navire utilise pour  la pêclie. 
(2)Guidc iiniitique 89, par Jean Côté, fiditioiis S!~,erin 
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t rh icr .  Lvdir gf i i r i< t . ln~w .uorie i'oiiti. 

Chs.que printemps, la situation devenait infernsile pour ceus 

qui se déplaçaient : (< le réseaii rout.ier se tranforrnait en 
v6ritable bourbier. 

Une paroissienne de Saint-Paul raconte qu'à la mort de sa 
grand-mère, en 1909: on dut poster des I~omrnes de chaque c6t.é 

du chariot transportant le cercueil rnnt la route &tait rnau\iaise : 
on craiBiait qiie la bière n e  tornbiic par terre. La municipalité 

dérnoiitrait génériilement peu d'ent.l.iousiasme pour effectuer des 

travaux cle voirje. Les fonds se faisaient rares et on lie voulait pns 
taxer indfirncnt les cjtoyens. On se contentait ci'« arrondir les 

chemins >), c'est-Mire de relever u n  peu de terre à partir des Cos- 

s é ~ ,  de la ramener vers le centre de la roiite et de nivelei- le raur. 

L'hiver, les roiites non indispensables et oii peii de gens habitaierit 

étaient tout s jn~plcrn~nc  fermées, comme les montées Hay et 

Bowrnnn. hiErne en 1927, les co~~seillers dexnandaienr la lerme- 
ture de K la montée Bowman, depuis le chemin tiichelieu jusqu'au 

chen-iiii de fer du C.N.R., vu que le Conseil (considérait) cette 
route inutile et trop coî~teiise pour son utilité a (1). 

( 1 )  hi1 I9e sikele, le cherniri Bo~vniaii ne s'nrrktait ilas ù Ir ruc pnociprile I I  conriiluair 
iiisqu'i In riviCre Ricliclieu. 



Les tows 

Pour le transport lourd on utilisait évidemment le t r a i i ~ .  Mais 
le Richelieu demeiirajt un  atoiit économique rion négligeable pour 
les cultivateurs de la paroisse et de la région. Ces derniers pro- 
dilisaient dors essentiellement du foin. On le pressait puis or1 le 
chargeait sur de longiies barges, des (< rows i>, en direction des 
fitais-UII~S. 

Le pressage s'effectufiit azi moyen d'iiii K horse-ponler P : des 
chevaiix, montés sur une plate-forme roulante, actionilaient l'en- 
gin qui fabriqiiait les balles d e  ioin. Le travail exigeait force et 
endurance et présentait certains daiigers. 

Les grandes villes américaines corisommaient alors de grandes 
qiiantités de fourrage pour nourrir les chetfaux, lesquels consti- 
tuaient alors la base du trafic urbain. On pouvait obtenir dnns les 
aniiées 1900 jusqu'h $24 la toline de foin pressd, i lne  somme 



&tonnante pour I'époq~ie. Les fibords de  I'l-iôtel Gosseliri consti- 
tuaient iln endroit idéal pour le cllargement des barges. 

Les « to\\?s » poiivaient coiitcinir chacune de 12 à 15 toimes de 
foin environ e t  elles étaient tirées par de petits bateaux !i vapeur. 
11 n'était pas rare de voir u n  vapeur se deplacer siIr le Kicl~elieu, 
en direction des États-unis, traînarit derrière lui six ou sept 
barges, clii'on recou\~rait de grarides toiles pour protéger In  
marchandise. 11 fallait corript.er trois jours ail moiiis polir gagner 
New York (en juin 1918, on mentionnait que le maire de Saint- 
Paul, \YiIfrid kthier, était h charger deux barges de fojr~ B destina- 
tion (< des États *). Lorsque des vjlles comnle Boston e t  New Yorli 
optèrent polir In traction électrique, les chevaux disparurent 
graduellemei~t des cités et les cultivateurs des en\lirons perdirerir 
uiie excellence source de reveniis. 

La venue de l'auroinobile changea toutes les donnkes. A 
mesiire que le nombre de veliicules augmentait, on réalisa qu'une 
arnSliorat.ion des routes s'imposait. Particulièremerit dans un 
secteiir comine Saint- ~aul-de-l'tle-aiix-Nok, où déjà le tourisme 
acquérait uiie certaine importance. 

La première réf6reilce clus \réhicules à moteur dans les livres 
de la ~nunicipalité renîonte à septembre 1910. Des plaintes 
avaient dté foi-mulées u contre l'allure irnmoderée à laquelle 
(aiinient) certaines voitures aiitomobiles dans la paroisse )>. 
Certains déploraient In perte d'aniniaus domest.iclues, d'autres 
s'inquidtaient pnrticulièrement pour la séciirité des eiihnts. On 
vota uii rbgleinent i< afin de t'aire cesser les abus e t  de protéger la 
vie et la propriété des paroissicils 3 : celui-ci fixait la limite de 
vitesse $1 10 milles A I'lieure sur les routes de la paroisse et à 6 
rnilles à l'heure sur une distance d'un denij-niille de chaque coté 
de l'église. En 1925, orî établissait la limite de vitesse clans le vil- 
lage à 15 milles à l'l-ieiii-e. 

Pour améliorer les routes, i l  devenait essencicl qiie la munici- 
palick les prenne en charge et se sulîstitiie aux contribuables pour 
leiir entretien. On ne pouvait plus se fier uniquemeiit au bori 
vouloir de chacun et 3 la s~ipervjsioo de quelques inspecteurs pour 
assurer leur bon &ta[.. Des citoyens dc Saint-Paul coinmench-ent 

exercer des pressions en ce sens. En octobre 191 1, Joseph D. 



Bissonrlette et Adjuteiir Moqiiin parr~inèreiit  une requête com- 
portant 55 signatiires et  demandant « que les cliemins de la 
paroisse soient faits, amélior6s et entretenus aux frais de la cor- 
porfition n .  Mais les aiitorités municipales l~ésitèrent longteinps à 
adopter une telle niesure,qiri impliquait inévitablemerit une aug- 
mentation de la taxe foncière. 

La loi des bons cheminfi 

En 1912, le gouvernement provincial, di ri86 par Lonzer Goiiin, 
adop& la {i loi des bons chemins ». Celle-ci consentait d'importants 
prets aux municipalités désireuses d'a~néliorer leur réseaii routier, 
à un taux d'intérêt aniiuel de 3% et ce pour une période de 41  ans. 

On assista dès lors à La niultiplication des travaux . En cette 
même armée 1912 débzita la construction du boulevard Edouard 
VII (roiitc 221). Un des tracés envisages pour cette (< route inter- 
nationale Montréal - Rouses Point », comme on l'appelait alors, 
silivait la ligne Montréal - CZ-iarnbly - Saint-Jean - Rouses Point et 
passait donc à Saint-Paul par le cliemiil Richelieu. C'est pourquoi 
tine reqriete u signée par la majoritts des contribuables intéressés 
d u  chemin Richelieu 3 ava.it écé présentée ail Conseil, pour qu'il 
soutienne ce parcours. Ces d u s  avaient adopte une résoliition 

appuyant fortement cetce demande 3 et s'étaient engagés à faire 
des représentations auprès des autori tés gouvernementales, pour 
favoriser << la constniction en rnacadnm de la route internationale 
Montréal, Charnbly, Saint-Jean, Rouses Point a .  Mais t'itinéraire 
retenu passa finalement pas Napierville et  Lacolle. 

En décembre 1918, on adopta finalenlent A Saint-Paul un 
reglement, propose par Adjiiteur Boudreaii, sutuant  qu'à l'avenir 
la ~nunicipnli~é prenait so~ i s  sa responsabi tité les chemi~is faisant 
partie de son territoire : 

a Attendu qu'il serait naantccgeim.. . cl'obtexir les st~bvrntion.~. . . 
pour Lcr confection et l'enrrerim des c1zemin.s.. . a I'uoenir tous 
les clzerni-ns mirnicipct-ux ti Iu churge des cuntribunbles seront 
entretenus aîrxfic1.i~ de cette co-i-poratioii. b 

Dits l'année suivante (1919), on eritreprit. de graveler les 
chemins sur iiiie largeur de 12 pieds. On prévoyait 8 pouces de 
fmdation et  8 pouces de gravier. Les travaus devaient ç'échelori- 



ner siir iine période de plusieurs arii~ées. Pour 2919, la rnunici- 
palit6, se préva.lant de la loi des bons chcniins, demanda au gou- 
verneinent proviiicial un  prêr de 810 000. 

Ue 1920 à 1929, cin effectua annuellement des travaux pour 
coinpléter le gravelage des 4e, 3e et 2e lignes. Pour la 2e ligne 
toutefois, on nutorisa la rniinicipnlité de Saint-Ulaise à exécuter 
les travaiix siir la partie appa.rteilant i Sa.int-Paul et on rembour- 
sa par la suite les Trais encourus. 

. . .. . . &  . . 
> .  - 

** 

Lrt nir priiicipc.tlr ilc Siii?i t-Puirl-tle-I'~k.r~~~.~~h'oi.~ rri:u 1 '):O. 

À la fin des années 20, Ic gouveinement provincial acceptriit de 
prendre A sa charge l'entretien des cl-ieniins améliores (gravelés), à 
condition que les niunicipalités lui eti fassent la detnaiide. 11 s'agjs- 
sait 1i1 d'uri incitatif suppI&mentaire visaiit A doter le Québec d'un 
réseau routier convenable. Les mui~icipaliréç encore récdcitrnntes 
iic yossédnieilt plus vraiment de raisons de refuser I'ainélioration de 
leurs routes, puisque rion seulement on les subventionnait pour les 
travaiix, mais en plus on se chargeait erisiiite de  les entretenir. 



Le Conseil de Saint-Paul pria donc le gouve~nenieiit (sur 
proposition de Conrad Racine), en 1927, de se charger B l'avenir 
des 4e, 3e et 2e lignes. Le Ministére de la Voirie accepta, sauf pour 
la 3e ligne, qui ne rencontrait pas ses normes : on n'y avait pas 
effectiié suffisamment de travaux. En 1928 et 1929, on compléta 
doi-ic le gravelage de la montee afin de céder par la suite son entre- 
tien au goiivernernent. Ori procéda, en 1946, l'élargisseinent des 
3e et 4e ligries. EII 1949, on décida d'asphalter les 3 monrées. 

Ironie de l'histoire, les autorités provinciales, aux prises avec 
des problèmes Cina.nciers, remirent aiix municipalités, il y a 
quelqnes années B peine, I R  responsabilité de ces mêmes roiites 
dont elles les avaient déchargées B la. fin des années 20 ! 

La route no. 14 Saint Jean - Rouses Point 

Un des faits marquants pour la miiriicipalité de Saint-Paul et 
pour le développement de ses activités touristiques, dsns le pre- 
mier tiers dti siècle, hit assiiréme~~t le bétonnage de la route 
no. 14 (actiiellernent route 223) entre Saint-Jean et Koiises Point. 

Débiit 1920, le gouvernement presenta l'idée aux localités 
concernées. Bien que conscieri t des avantages indéniables qiic 
représentait pour la région le fair de posséder une voie de corii- 
munication moderne, le Corisejl de Saint-Paul tardait cependant à 
donner son consent.ernen t vil le coût &levé des cravaiix projet.6~. 
Or Québec exigeait l'accord de toiites les municipalités 
j~npliquées a.vant de procéder. Dans le Canada Français de 
jn.nvier 1920, un correspondant de Saint-Paul écrivait : 

NOLW Conseil est le srul qui s'obsrine d ne pus adopter la rkso- 
Luriori approuwan.c 1r~ route nationale projetde, cqwi proînet rant 
pour 1'uuctncem.ent du comté de Saint-Jean. O??. ne devrait pas 
I C I  isser passer cette cliance d'avoir une belle i-ozrte.. . car il y a 
qzrttlyues an nées, on a ddtoz~rné de ches nou.s In. roii.te qu.i s'up- 
pelle .i~iain.tenun.t le boulmarcl Eclouard \'II er q-itijuir tant polir 

Le cl&eloppeme.n.r des conités qii'elle rruoerse. * 

Le 21 aofit 1920, le docteiir Alexis Boiicl-iillier, député du 
comté, assista à l'assemblée du Conseil de Saint-Paul afin de lui 
apporter des précisions concernant la roiite proposée. 11 fit si bien 
que le jour niême la miiriicipalité donna son aval au  projet par 
résolutioii unanime. 



Le gouvernement provincial, toujours dans le cadre de !a loi 
des bons chemins,  déboursait 60% de la somme 116cessaire la 
constniction. La municipaJit6 s'engageait à payer pendant 41 ans 
iin intérêt de 3% sur ce montant. Le solde de 40% dcvilit provenir 
d'un subside versé riu gouvernement du Québec, en vertu de  la 
(< loi des grandes routes du Canada ». 

EII mai 1923, le Canada Français nnnoriçait le début imniineiit 
des travaux 5 Saint-Jean : 

r Une sou~nission au montaiit cle 5293,391.62 a dté mcepiée 
poil r la constnrct ion du buzileoard Sa int-Jenn - Roll-ses Poi~~c. 
C%st dire yzte les craorr.im vont cornrneiicer. i7icessn-nivrent. * 

La bonne nouvelle engendra néanmoins certains incon- 
véiiiencs : sachant qu'elles nllaierit bien tôt bénéficier d'u~ie nou- 
velle route, les miinicipalités cotlcernées cessèrent a t.oure fin 
pratique d'entretenir la l7oic esist:iiite. Les voyageurs se 
plaignaiei~t de (( rencontrer sur tout le parcours des cavités 
profondes et des ponts dkmaritelds, quj présentaient des dangers 
constants pour les attelages et les autos )> . 

La soiimission acceptée pour la partie de Ja route Saint-Jean - 
Rouses Point sitiiée dans les limites de Saint-Paul s7éle\~ait à 
$125 000. 11 s'agissait pour l'époque d 'une entreprise de grande 
envergure. On av:iit même arii6nagé iine voie ferrée sommaire 
pour le transport des matériaux. 

A l'été 1927, on débutait les travaux l'intérieur des limites de 
la inunicipalité. La montée de la Se ligne, mentionnent les livres 
des d6libérations. fu t  défoncke par les lourds camions employes 
pour chai.royer le gravier. 

011 demarida que dans  le village la route ait une largeur de 
20 pieds :lu lieu de  16, (< vu le trafic et la circtilation considérables 
qui  se (faisaient) dans la localité daris la sajson du tourisme et de 
In vill6giatiire x .  

Au début de 1928, le Conseil insista pour que le t r o n p n  allant 
de S:tit.it-Pau! A la frontière américaine soir complet6 le plus 
tôt possible. On se rendit jusqu'à Cantic. Ce n'est qu'5 l'été 
1930 qu'on aiinoilça le dkbut de u la construction cil béton cle 
I R  route Saint-Jean - liouses Point, enrre Ca11t.i~ et la front.ière 
de l'État de New Yorlr » (1). 

- \  

'SI  
.) 



Élr@issemcnt de la route 
En 1935-1936, on diit élargir la route vu I'accraissei-rient considérable cle 
lu  circulation. En janvier 1935. le Conseil de Saint-Paul avait adopte une 
résolution en ce sens : 

n Attendu c/ri.e le trc& cl'cl.utomobiles et camion,q a atignrmté 
depuis dezm wa,?.ées.. . sur la grfin.de route nu. 14. .  . et que le 
trctnsport de tios produits de fctme rioirs +fo.rce d e  .faire lu. rer2- 
contre de gros camio-ns er nutobusjUisnrit iin service qiocidien 
à destination de  Moit.tréa1 er des .&tacs-Unis ... ce conseil 
deman.de.. . ci 1'Hono~uble -mi-nisrre de la Voirie.. . de hien 
vo.u.loi.r naus jaz're consrruire, dés cc printemps, .ilne route 
parallèle de 8 preds. s 

On procéda à l'expropriation di] terrain nécessaire à I'exéc~ition 
di] projet. En novembre 1935, oii demandait i~ la cornpagriie de tklé- 

"l:li<,:-. .1~~.~111i I)r~ignencilr" (n~agrisin I;lcirn) ü la fin dcx rrnndïx 20. Lu raiite cnxrir étP dcentiiii*nr 
IiPt~iiiriéc CI I<?s J)OIIIPPS M &ww~cc j<ixitil*nt l r~rr  np~mririon itri peu purtrriri. 

pllone Beii de << déplacer les poceaiix de sa ligne, pour I'élargissemen t 
de la route no. 14, en coiirs d'exécution P. k s  travaux à I'intéiieur des 
Uniites de Saint-Paul s'etiectiièrent en juin 1936. À IL? fm de juillet, le 
Cariada Français mentioniiait : a La roiite no. 14 constitue maintenant 
l'une des principales artères reliant la métropole aux u.S.11. ». 



Le chemin du gouvcrnerrieiit 

Un appelait «. cli.emin du gouvernement >), au ddbut di] siècle, 
la route nienant du rang Richelieu, e n  face de  l'église, au quai 
situé près de I'liôtcl Gossclin, liii-même désigr16 soiis I'appellatioii 
(< quai du gouvernement )). Comme ce chernin inctiait aiix 
caserties de l'île-aux Noix, on le considérait comme un  c h e n ~ i i ~  
militaire et sail eiîtretien relevait d u  goiivernemeilt fédéral. 

Ainsi, e n  octobre 1899, lc Conseil notifiait (< au gouvcrnciment 
de Sa Majesté 2 que la muiiicipalité se dégageait de toute respon- 
sabilité, advenant des dommages resultant di1 rn~iivais étnr du 
cherniri et  du pont traversalit le marais. 

A l'été 1904, ce fut l e  départernent de  13 milice qui se chargea 
de refaire !i neuf le K pont conduisar~t du village ni1 quai 3 .  En 
1914, Saint-Paul et Suint-\Talentin demandèrent sans siicccs ail 
gouvernenerit fkdéral (c la construction d'un chemin en bétot~ ou 
en asphalte, comme cliemiii militaire P entré la gai-e de Stotts\;ille 
et  le qiiai mcn:int h l'fle-aux-~oix. 

A partir de 1937, le déparcerneii t des Travaux Publics A Ott.awa 
insista pour que la municipalité prenne Ic chemin sous sa jiiridic- 
t.ion. Les conscillers rkpondirenr qu'ils compren:iienc rnal 
qu'Ottawa veiiille se départir de ses responsabilités, alors que le 
gouvernement continuait par ailleurs à entretenir le Fort Lenrios, 
lequel attirait chaqiic annde des milliers de touristes c~iîadiens et 
sn~éricains. 



En septembre 1955, le Conseil accepta finalement d e  
prendre le chemin A sa charge, à condition que le hlinistere 
des Travaus publics à Ottawa l'élargisse selon les normes de 
la voirie proviriciale. 

.Jiii n 1959, apres l'avoir recouvert d'iine siirface bi tiirneuse, 
Saint-Paul e n  céda l'entretien ail ministkre de la Voirie du Québec. 

Le chemin du bord de I'eau 

Une requête de quelques citoyens, ajïant )i leur tête Louis 
Préville (l), demandait, en septembre 1917, N l'ouverture d'lin 
chetnin originarit à celui du  gouvernement prés du quai et de In 
rivière Ricl-ielieu, clevnnt longer ladite riviére sur  une distance 
d'environ 8 arpents (envii-on 1 500 pieds) vers le Nord >,. 

Les priorités du Corisejl se situaient ailleurs : on envisageait à 
cette période la possibilité de graveler les principales routes de la 
miinicipalicc?, on venait d'interdire la vente d'alcool et on s1oppo- 
sait à la conscription. Le bon état du cllemitl du gouvernement 
importait bien davantage qu'une iiouvelle route ne desservant 
cllie cluelques persoiines. 

C'est en 1925 qu'on accepta le projet de chemin, A condition 
que u sa confection e l  son entretien resteilt à la charge des 
jntéressés.. . qu'il soit clôtut-4 des deux cCités, donné gratuitemenc 
par les propriétaires e t  ouvert au  public ». 

En 1933, le Conseil consentit à fournir du gravier pour le 
réparer, f< h la condition expresse que les propriétaires riverains 
fassent des fossés conduisant I'eaii du cheniin h la rivittre ». 

En 1937, on  le gravela e n  même temps que la montée 
Bowinnn. Jea.11-Aibert Gagnon agissait comme cont.remaita-e des 
travaux. Les comptes s'élevèrent Zî $760.30 pour le chemin du 
bord de I'eau et à 8840.77 pour la montée Bowrnan. 

En 1945, le cliemii-i, qu'on appelait alors Aveniie Richelieu, fut 
proloiigé eri directjo~i nord. En 1960, la rnuriicipalité acquit des 
terrains devant servir a au prolongement du chemin sur la rive 
ouest de la rivière Richelieii i ) ;  éventuellement, celui-ci f i i t  relié 5 
la roiite 98  (route 223). De 1965 1968, on procéda à sot1 elar- 
gissement, sori redressernerit e t  son asphaltage. 

( 1 )  I,ouis Préville dirl~eait dans les annks rrenre une t r n i i p  qiii dr>iiniitt des 
spectacles (tliéatre et pieces coriiiqiies) dalis diverses lucnlités. Son groi~pe 
se produisait re@iIibreriient à la salle paroissiale de Saint-Paul. 



Les trottoirs 

Les ancienrles photos du village de ~ait~t-~aul-de-1'11e-aus-hix nous 
font voir dc chaque coré de la route des trottoirs e n  bois fort rudiineri- 
[aires. A cette époqiie, ceux-ci étaient à IR charge des propriétaires. 
Chacun entretenait sa sect.ia11, ce q u i  menait parfois des si t~iations 
loufoques. El1 1907, treize citoyens déposèrent urie plainte devant le 
Conseil contre M. Elyhkge Girm-d. Ce dernier, polir une r;l.ison obscure, 
avait cillevé la section de trottoir ii sa charge ! iles plaignants consi- 
démient I'eridroit datigereiix e t  exigeaient que M. Girard reriiette le trot- 
toir dails sa conditiori antérieure. 

L' « intimé 3 se dgfcnclit en affjrjrmant qu'il avait inis des garde-corps A 
chaqiie boiic de la section dkri~antelée at'in de préveriir les accidei~ts,  mais 
qu'on les avait défaits, ce qui à sori avis le décllargeait d e  toute respon- 
sabilité. Il demandait e n  oiitre qu'à l'avenir les iritkress6s aiix trottoirs 
demeurent iiil-ires cle consciuire leur section en bois, en  gravier oii eii 

toute iiut re niatikre convenable ! Étonnainmeil t ,  le Conseil acquiesça à 
sa deitlande, (< poiiwu, précisait-on, cliie cc soit des matikres solides o i ~  
qui puissent durcir et ne collent pas aux pieds » ! 

En 1921, le conseiller Félix Hébert suggéra cn vain qiie le Conseil 
s'eiîgage ;i en assunier la confectioi~ et l'entretien. Lursqii'oii procédn B 
I'élargisscment de la route, en 1936, une  bonile partie des vieus trottoirs 
fut recouverte. Le dépiitk pro\~ii~cial  promit d'en constriiirc iin noilveau 
du côté ouest du chemin piiblic, entre le magasin hiai-tir1 (Fleury) er I'hô- 
tel Regnier (Auberge de l'île). Mais eIi 1942, on attendait to~joui-S.  

Le Conseil s':idressa au ministère de la Voirie, iilsistant sur le danger 
que  représentait pour les piétons 1':ibsence de trottoirs dans le \fillage. Ce 
n'est qu'en 1944, @ce R une siibvcntion g o i i \ ~ e r l ~ e r n e n ~ d e ,  qu'on en 
construisit un nouireaii polir la somme de N10.  M. Anthime Bisajllon fu t  
c l~argé  des travaux. Ultérieuremet~t, la inunicipa.ljté en assuma l'entre- 
t.ien et le prolangea jiisqii'h la 4e ligne, puis jusqiiJ2 la résidence de M. 
fimile Laridry (1). Ide chemin du  qiiai fut éga.lement doté d'un trottoir, 
c6té nord. 

Cotiirnent i inaginer aujoiird'liui un monde sans électricité ? Les 
doyens de la i~~iinicipali té ont pourtant vécu cetce 1-éalité, celle des Inm- 
pes au  kérostiie et des lanternes. Poiir iin ciiltivateur, monter au grenier 
de la grange jeter le foin pour les a;iiijtnaus, erl accrochai~t  iin fanal a un 

( 1) Ccttc rksidciicv s'dlcv~it sur le site actuel de 151 X.larintl Saint-Pdiil-de-l'~l~-aux-K~~~ 



clou, n'était guère pratique et nécessitait de constantes précau- 
tions. Les récits de bâtiments de ferme incendiés par le fait d'un 
fanal rnalencon treusement Cc1i:ippé ne manquent pas. 

Dans les grandes villes comme Montréal, on jouissajt dijljà de 
l'électncit& dès les premières années du  siécle. Dalis les cam- 
pagnes toutefois, sa pénétration ne s'effectua que progressivemei~t 
et par secteurs. A saint-~aul-de-l'fle-aux-~oix, le 27 inarç 19 2 7 ,  
le corlseiller Henri Hébert donna avis au  Conseil qu'il allait sous 
peu proposer un règlement, B autorisailt la Soutl~ern Canada 
Power Co. Ltd. 5 passer sa ligne électrique dans la  municipalité e t  
A faire affaire avec les contribiiables u. 

La proposition de la co~npagnie prévoyait l'installation dans 
les rues di1 village de cinq lampes de 100 watts, au prix de  $12. 
cllacune par a.nnée. L'tine d'elles devait servir à éclairer les 
remises publiques à cl~evaux, situees presque en face de l'église, 
et les quatre autres la partie çiid du village, la derniei-e étant sitiiée 
a u  coin de  la 4e ligne. 

Le tarif pour les particuliers s'établissa.it comme suit : 
7 112 cents le ltilowatt-heure, avec u11 minimum mei-isiiel cle 
80.75, en  plus d ' m e  charge spdciale de 61.00 par mois par 
abonné pour l'éclairage dornesticilie (dotic un niinirnuin mensiiel 
de $1.75). En cas d'accord, le contrat devait s'&tales sur une 
période de dix ans. 

, Au mois d'aoîit, i in représeiitant de la compagnie vint exposer 
devant le Coiiseil les avantages miiltiples de l'électricité, 
soulignai~t l'attrait que cette commodité iie manquerait pas 
d'exercer sur les touristes. Le règlement rnunicipal acceptant 
les offres de la Southern Callada Power fut adopté le 16 août 
1927. Le prix des lampes de nie passait de g12. $15. par 
ann6e cIlactine. 

La municipalité décida de soumettre le projet a i n  électeurs 
par voie de référendum. L'hydro-électricité ne soulevait pas, sem- 
ble-t-il, 1'ei-i thousiasmc des paroissiens, piiisque seulenieri t cinq 
personiles se présentèrent.. . e t  \focèrent toutes coiltre l'entente ! 
011 trouvair les tarifs trop élevés. On ret'orrnula le règlement eti y 



apportant des modifications rnineiires : on ramenait ent re  aiitres 
le prix des lampes de rue 5 812. 

La Soiithern Canada Potver devait ériger une ligne de trans- 
mission électrique le loiig de la roiire no. 14 (route 223), depuis 
Saint-Blaise jusqu'à Sain t-Valent.in, en passant par le village de 
Saint-Paul. hlais les traiTau.u 11e progressaient pas. Les compa- 
gnies pri\rées d'éleccricité agissaient alors lin peii à la façon des 
cablodist.ributeurs actuels : clles allaient d'abord où le com- 
mandaient: leurs intérets. Les gens plus Forrunés et les endroits 
pliis peuplés oùtena.ient évidemment le service les premiers. En 
septembre 1928, le Conseil de Saint-Paul se disait u fatigué des 
aterinoiements de la compagnie v ec rnenaçait d'aniiuler Ic con- 
trat. Mais cette intervetition ne produisit nianifestement que peu 
d'effet. 

Dans les Faits, 1'électrit'icat.ion de Snii~t-Paiil ile s'effectua pas 
de t'açon uiiiforrne. Les résidants du scid de  In iniinicipalit6, siir la 
roiire no. 14 entre la inonrée Hay et Cant.ic, obtinrerit le service 
parmi les pretniers. Des citoyens ariglophanes plutôt bien nant.is 

avaient rendu In chose possible. Les habitants du coiii aiderent 
même 3 I'installatian des poteaux, afin d'obtenir N la Iiimikre 
pour la p4riode des Fétes. Les anciens t.émoignent encore de leiir 
émerveillenient, lorsqu'ils coristatt.rent le changement clii'ap- 
porterait cette inveiition dans leur vie de  tous les jours. 

En novembre 1934, UII i t-ispecteur du gouvernemeiit vint 
visiter l'église et écrivit daiis son rapport : 

i( Li;clai.rc;cge actuel du b&ci,ne,~t nu nzoyeri de lampes a pktroie 
comporte des da.ngers sérieux. II cloit èlre remplcrcé 
im mécliucement ya.r u ri systé~ne d ëclciii-cige e'iecrrique. c 

Ln Fabrique ne disposant pas de réserves imyortai~tes,  on 
organisa, en 1935, à la salle paroissiale, des séaiices récri5atjves 
daiis le but de Financer I)instnllatjon. En riovembre de cette même 
année, l'eiitrepreiieur A .  Beaiidry et Fils s'engageait A doter 
l'église de 15 lampes, 10 interiupteurs et 9 [irises de courant 3 .  Ide 
bilan de In Fabrique, au début de 1936, mencionnair une dépetise 
de $244.70 pour la pose de I'électricjt.6. 



En 1941, le « coiirant ri ne se rendait qu'au coin de  la 412 ligiie. 
Le Conseil demarida a la R&ie de I'klectricité de faire en sorte 
qii'on doniie le  service à la section de la miinicipalité allant di1 
coin de la 4e ligne à la propriété de danle Napoléon Gamache (1). 
Ce segment de la paroisse constituait uiie sorte d'enclave, que 
n'avaient pas atteinte les lignes de transmissioil etahlies au  nord 
et au sud du territoire de Saint-Paiil. 011 prolorigen effect.ivement 
la ligne un pezi plus tard, mais siir une courte distance. 

Au mois de septembre 1944, près de 20 ans après I'enteilte 
entre la Soiirhern Canada Power et le Conseil de Saint-Paul, 
M. Joseph Gthier présentait une requete au  Conseil, dernaildari t ?I 
nouveau h la compagnie le (( prolongenient de  la ligne électrique 
de la terre d'Arittartd Rkmillard (iin peu plus d'un mille au siid du 
village) jusqu'à celle de Napoléoii Gamache P. Ce n'est qu'à la fin 
des aririées quarante que le territoire h peii pres complet de la 
municipalité fiit  dessei-vi. 

La guerre 1914-1918 

Le 4 août 1914, le parlement britannique déclarait la guerre 
l'Allemagne. Le monde s'engageait dans Lin premier conflit 
l'éclielle planétaire. Le Canada ne disposait alors que d'environ 
4000 l~ornrnes servant en permanence sous les armes. Le gou- 
vernement préconis;t l'en rblernent volonta.ire. Les Qciébécois 
ruraux a.ffic11èrent d'abord u n e  indiiférence hvidente envers ce 
conflit qui, croyaieli t-il, ne les concernait pas. 

Certains poiirrant, mus par I'idéalisme, le patriotisme ou 
l'esprit d'averiture, n'liéçi tèrent pas à s'« engager ». Dés le débiit 
de In guerre, les trois frères Sout.i&-e s'enrôlèrent volontairemetit. 
L'un deux, Roméo, occupa ulcérieuren~ent dura.nt de noti~breuses 
années le poste de garclien du Fort Lennox, s u r  l ' ~ l e - ~ ~ i x - ~ o i s .  
klonsieur Soutière deitlcurait presque en permanence s u r  l'!le et 
accomplissait soi3 travail avec diligence. 

Le journal « t a  Presse », de Montréal, parrainait à Paris, 
quelques mois après le débiit des hostili tés, 1'1-Iôpital canadien 
pour les \~ictimes de la giierre. Le quotidien demandait aux dil- 
férents Conseils rniinicipaux d'y soutenir la création d'un lit.. Les 
élus de Saint-Paiil furent donc coritactés pour participer à la 
cause. Le fiiiancernent de chaque lit coûtait $150. Or, la taxation 

(1) Cette propriété, aiijourd'liui dispanle. se situnit entre l'a~tusl garage Gamache et 
la montce Ha!.. 



mui-iicipale en 1914. à Sainr-Paul. représentait en tout et parrour 
la somme de  $368. ($0.10 le ceilc dollars d'évaluat.ion, sur une 
valeiir esrirnée d'enviroi-i S400,OOU.) ! 11 n'est d o i ~ c  pas Storinnnt 
qu'A sa séance du 7 novembre 1914, le Coiiçeil n i t  résolii de 1-épon- 
dre négarivcinent h Ir? demande : 

( Con~ine les ressoui-ces acriielles du Cwriseil peniiet!rnient 
ddicilement de coter Le montant nécessnire pour I'etzcrerien 
dlc?i lit, le Conseil croit ~~knwrnoirts cleaoir faire un acte 
géti&re~t~r en.riers la Frcrn.ce c~ctu.el1enicn.t si dqrouvke et cldcide.. . 
que 1.9 s0nz1n.e de  $25. soit votécr ail Comitk Fra.~icd~!\rnCric)-ttc., 
qui u pour mission de vorr a-il soiila.genienc des jkmmes, des 
efifurl.ls et des ~'iei l lur~ls  C A U S S ~ S  de leurs Jqyers par les 
Iiurreurs de  Ici guerre. > 

Bien loin de porter préjudice 5 I'agricz~ltiire, la guerre stimula 
la demande, lx  production et les pris. Au printemps 1917 toute- 
fois, le Premier ministre canadien Robert Uorden laissa entrevoir 
la possibilitS de faire adopter par In Chnmhre des Communes une 
loi de conscription. En  effet, l'enrôlement valont.aire ne cornpen- 
sait plus les pertcs subies sur les champs de bnraille. 

C'est pourcliioi, le 2 juin 1917, le Conseil de Saii~t-Paul, CC au  
nom des citoyens )>, adoprait une résolution, OU il se déclarait 
« opposé au bill de conscriptioris sélectives projeté par le Premier 
ministre du Dominioi~ ail gouvernement fkdéral, et ce, avant que 
le peuple ait eii I'ciccasion de se pronoiîcer sur cette qiiestioii, soit 
aii Iiioyen d'un référendum ou d'c5lections générales .. Des copies 
d e  la rksolution fiirent envoyées au Prcrnjer niinistre, ail chcf de 
l'opposition \ITilfrid Laurier, ainsi qu'au journa! <( La Patrie 9 et au 
qiiotidien « La Presse ». 

A l'kt6 1917, le gou~~eriîement canadien adopta une loi 
appelant s o ~ i s  les drapeaux les célibataires âgés de  20 A 35 ails. 0 1 1  

exemptait cependant les Fils de ciiltivateiirs, dispense qu'on sup- 
prima au printemps 2918. Réaction immédiate du  Conseil : le 4 
rnai, siir proposiriori de ll~ilfr'rid Hébcrt, celui-ci (( protestait 
vigoureusement contrc l'enrôlement des fils cle ciil~jvateurs *. 

La guerre se termina en novembre 1915, alors que plusieurs 
jeunes rurniix venaient tout jwte cle se rapporter polir siibir leur 
e1îtr;iînenlent. D'autres s'btaietir. toiit siinpleinent évanouis dans 
la ~i:it.ure ! 

Printemps 1919, le joiirnal « LE Franco-Canadier-i P soulignait 
le retour des trois frères Soutiere ii Saint-Paiil, cl-iez leur snére 
Madame Cyprien I.,arnoureux. 



Quelques faits divers : 1900-1929 

Attaque ii main année dans la montée \'an Vlict (1900) 
On parla beaucoup, :ILI cours de la pLSriocie des Fêtes de l'an- 

née 1900, de l'aventure szirveilue à un citoyen de  Saint-Paiil, iin 

peu avant Noël. 

- -- - - - -  - * _ _ -  La famille Corbière jouis- 
sait dans la paroisse d'une 
excellente réputariori. Arthur 
Corbière y exerçait le métier 
de forgeron. Sa boutique se 
sitriait du côté de la rivière, 
nori lion de l'actuelle 67e 
aveniie. J.A. Corbikre Dour sa 
part représentait dans la 
région la compagnie de 
machiries à coiidre Singer. 

À la fin décembre, il reve- 
nait de Lacoile, après avoir 
eft'ectiie la perception auprès 
des clients de la cornpagriie. II  
avait sur lui $126., une somnie 1.- ' très importante à l'époque. 
torsqii'il traversa la voie fer- 
rée de la montée \Tan Vliet, 

:AI. ArtJi t ~ r  (;i~r/~icrc* c..vct-r(<ir le 111Gtirr (h deus  individus armés l'at- 
I I  i i 1 t - P 1 1 - 1 - l c - i .  1 d i t  tenda j en t et le sommèrent de 
dii siScle. Sriiifi1.c Pmtil optir yoiir lu prklrisc 
et célc'lirci .TU pmiiikiu, I ~ ~ W , W  dniix I'feli.se r l ~  s'arrêter. Comme il continuait 
.5ai?it-l~r1iil le 12 jiiisi 1927. son chenlin, l'un d'eux tira 1111 

coup de revolver et la ba.lle tr:iversn le collet de son paletot, sans 
toutefois l'atteindre. 

La détoiiat.ion apeura le cheval, qiii prit le mors aux dents et 
versa le tr:iînenu (sleigh) sur le côté. Les deux rnaiî'aiteurs accou- 
riirent et se jeteren t si ir  leur victime en exigeant son argent. Dans 
la bousculade, Corbière reçut un coup de couteau au bras mais 
1'6paisseur de son manteau fit en sorte que ta blessure sYavSra Ikgère. 

Après lui avoir dtçrobk sa recette, ses assaillants prirent ln  fuite 
et il put se rendre par lui-même h une maison voisine afin 
d'obtenir du secours. II s'en tira linalelnent à bon compte. 



L'inundritioo de 1903 : un problème récurrent 

Toiite personne habitai~t Saint-~aul-de-1'~le-aus-~ois e t  vivat~t 
en bordiire chi Richelieii coi~naît bien le caractère imprévisible 
des crues printani~iéres. Urie ou deux fois yiir génération, celles- 
ci s'avéreilt exceptionnelles. Q u i  ri'a vu un  jour la me menant au 
quai  de l'hôtel Gosselin complttinrnenr submergée ? Qui ne se 
soiivient de propriét.aires chalets oii de résideiices, forcés 
d'utiliser des embarcations pour \ ilitter o ~ i  regagner leur demeure ? 
J,e niveau normal du  Richelieu est de 93 pieds au-dessus 
du niveau de la mer. Lors d'inondations iinportantes: i l  peut 
acteii-idre les 100 pieds. 

La crue de 1903 resta da.iis les mémoires l'une des pliis impor- 
tantes auxquelles on ai t  assisté. Les cultivateurs riverains de 
Saint-Paul déploraieiit le perte d'importantes superficies de sol, 
inaptes à la culture avant l 'ani~ée suivailte. Les chemins de terre 
qiie l'eau atteignait devenaient in~praticables. Les abords du vil- 
lage semblaient une extensiori de la rivière. 

Le 22 avril, le Conseil tint iine session spéciale. Allais i l  ne 
pouvait. qiie déplorer la situation. Comme la Charnbl!. 
klanufacturing Company eiivisageait de consrmire une digue à 
l'île Saii1t.e-Tliérèse, il protesta par rdsolution contre ce projet, qiii 
aurait « polir effet de retarder l'écoulement des eaux et d'inonder 
les terres des cultivateurs de la paroisse, lesqciels souffraient déjh 
beaiicoiip par la coi~stiuction du canal Chambly ». 

ALI cours des années et des decennies subséquei~tes, de nom- 
brciises représeiltations furenc hites auprés des goiiver~iemeiits, 
afiri clii'on tente de rBgulariser le niveaii des eaus du Rcliélieu. 
Tout ail long du siècle, la question de  la canalisation du cours 
d'eau allait revenir clans l'actualité. On prétendait que celle-ci 
perniettrait de réciipérer des terres eri bordure de la rivière, par 
l'abnisserneilt de  la table d'eau le long des rives lors des crues. 

Er1 mai 1908, on aniionçait qu'ut1 dragiieur clu gouverncmerît 
tra\)aillarlt. s u r  le Richelieu depiiis plilsieurs années 6tsit arrivé 
près  de Saint-Paul, oit i l  devait creiiser le chenal durant  ilne bonne 
partie de l'été. 

En 1910, trois bateaiix procédèrent i t  !'élargissement di] lit de 
la rivière prks de la froiitière américaine. La défaite du gouverne- 
ment Laurier, e n  1911.' amena toutefois la suspciision des travaus. 



La constniction du barrage Fryer, prks de l'île Sainte-Tli6rèsel 
en 1940, faisait partie intégrante d'un projet de crei~sage du 
Ilichelieu. 

En 1942, on effectua près de  l'Île-aux-~oix des tra\Taiix visant 
à élargir le chenal. Mais tirie fois encore le projet fit long feii : tout 
fut rlrreté. 

1'111s près de nous, en  1970, A 13 suite de sérieilses inondations, 
une cinquantaine de maires e t  de conseillers de la région se rku- 
ilirent a Iberville, afin d'envisager des actions possitiles pour 
rkduj re le problème des débordenie~its. Mais les sol utions simples 
 existaient pas. Toiit projet devait obligatoirement tenir compte 
d ~ i  gouvernement américain et des États lirnitropl~es, mi ses effets 
inévimbles si~i* le niveau di1 lac Champlain et sur sa vie aquatique. 
Le projet le plus sérieux envisageait de Saire disparaître le barrage 
rocheiix situ6 en face de la maison des freres hlaristes, à Iberville, 
et d'ériger au même endroit un barrage artificiel B f011d variable. 
A I'été 1972, on prévoyait amorcer les travaux dans un  court  délaj. 
L'opposition des Américains, lesquels craignaient des effets 
riéfasces pour la flore et la faiine, empêcha la coiicr~tisation du 
plan. II senible bien que les inondations resteront encore 
longtemps, pour beaucoiip de Paulinoix et  de riverains des 
paroisses vois ines ,  la contrepartie des agremencs q u e  procure la 
proximité du Richelieu. 

Les remises à clievawx (191 7-192 1) 

Épisode 3 saveur humoristique que celiii des remises 31 
chevaux, où les paroissiens de Saint-Paul réussirent B exaspérer 
Monseigrieur Bruchdsi ! 

Lorsqiie les gens se rendaient au village dans les prernières 
années du siècle, il leur hllait bien garer calèches et cl~evnux Den- 
dant  qii'ils allaient au magasin géniral ou aux cérénionies du 
ciilte. On fittachait parfois les bêtes à de simples poteaiis disposés 
çà et là. A Saint-Paiil, le r-narchand général Frédkric Martin 
(actuel cornmerce Fleury) poss&dait des remises couvertes, genre 
de hangars permettant de rnettre animaux et voitures à l'abri. Il  
rie pouvait cependant accommoder que quelques citoyeiis. 

Aussi, en  juillet 1917, on décida la construction de remises 
publiqiies couvertes poiii- 70 voitures sur le terrain de la Fabrique, 
face l'église, à I'endroi~ où se sinie aujourd'hui l'école Alberte 



hiclançon. Oii deiii:tnda, comme i l  se devait, l'approhatioi~ de 
l'archevêché. h~ionseigneur Bnichési donna son accord, mais 
lorsqiie sri réponse arriva 5 Saint-Paul, Ics n~arguilliers venaieiit 
tout juste cle voter une résalution différant le projet, puisqu'oi~ ne 
s'ent.endait ni sur le site ni siIr le prix. 

klonseigneiir Hruchési avait mieux à faire qiic s'occuper des 
remises B chevaux ! Aussi, la volte-face de la Fabrique l'irrita-t- 
elle m:iriifestement. Le 29 novembre 191 7, il lui f i t  parvenir iine 
lettre cassante et sans réplique : 

n Dniis u.ne pcr voisse cornme saint-   nic cl-de-l'?le-au,r-IYO~X, des 
i-eniises me seinbleni ~~écessaircs. VoiIh poul-qzwi je n hi pus 
liésiré ù cipprouvcr la rÉsollctio?i vorée pur les murgiiilliers ... Je 
rn éri rielis c i  cette décision mu !g rtrr les proposicio7is coi~trriires 
des assemblées s-itbseq-iteiatrrs. Ainsi do?ic ... je pei-inets que la 
Faliri y iie construi.se les remises.. . et je demcmde qu 'oit se m.efce 
à l'oezmre scrli-s rerard ... Dans cet1.e circonsrniice ... les 
paroissiens de ~aint-~rtul-de-l'he-c~~1~-1~oi~~ proziveront, je n'mi 
doit te pas, l'esprit cle purfciite s0u.m issioii qui les an iine. ils 
neia ien.1 des opiri ioirs diverses : c'dcnit bmrr droit. L'aiitorité 
épiscnpule à dû  se pron0ncc.r. Elle s'est prononcde. Cela niet- 
cra dotic firi à ro.ute  discussion.^^ 

Monseigneur Bruçl.iési   joutait que tout coiiipte fait i l  s'oppo- 
sait ?I ce qu'on coiistruise les remises directemerit cri face de 
I'église, ce q ~ i i  était contraire, B son avis, a u  respect riîi a la 
maison du Dieu. On les érigea fjnalement dans les environs de 
l'actuel garage Deneault. Elles ne furent compjét6es qii'à I'écé 
1921 après de multiples tergiversations. Les paroissiens désireux 
de les utiliser payaient anniiellement uii certain montant à 
la Fabrique pendant cinq ans.  Après cette pSriode, ils 
posstkiaient leur place en propre niissi longtcmps qu'existeraieilt 
les remises. 

En 1932, on accepta qiie les automobiles, de pliis eii plus 
noinkireuses, v aient accès. En 1947, deveniies désubtcs, o n  
décida de les vendre à l'ericl-ière A la porte de l'église de mkme 
q u e  le terrain siir leqiiel elles étaient construites. 

La salle paroissiale (1927) 

.Juscl~i'cn 1927, les soirces récréatives, les pièces de théâtre 
amateur et les spectacles de  variétés se tenaient dans les salles des 



hôtels de la paroisse, puisqu'il n'existait aucun local spécifiqiie A 
ces fins. Le Conseil municipal et les divers organismes parois- 
siaux [levaient, pour leur part, tenir leurs asset-iiblées dnils des 
maisons privées. 

En  janvier 1927, le curé Alexandre Charnpo~ix, arrivé depiiis 
quelques mois à Saint-Paill, entreprit de convaincre les paroissiens 
de la nécessité poiir la comm~~rinutk d e  posséder iine salle parois- 
siale. EH pliis de sewir aux diverses organisations existantes, celle- 
ci allait devenir, selon son expression, la <( vache lait e de 1s 
comrnunaiitb, car les événements payants qui allaient s'y tenir 
effaceraient bien v i te  son coût de constniction. 

Certajns rie partageaient pas cette opinion et M. Cl-iampoux ne 
se gena pas pour Ristiger leur manque de vision. En rnars, la 
Fabrique decida de construire la salle sur un terrain lui appar- 
telialit, en  fnce du presliiytère, et den-~andn à M. Pierre Trfihan de 
dresser un plan sommaire pour la bitisse. Au mois de  mai, elle 
emprunta pour financer l'irnrneiible la sornrne de $4000. 
d'oriphise Demers, Joseph Trallan et veuve François Land-. 
Avant de bâtir, on avait convenu q u e  le local serait mis gratuite- 
ment a la disposition du Corlseil municipal, de la Cornn~ission 
scolaire et du  Cercle agricole. 

La Fabrique attribiia les travaux pour un montant de $3000. ii 
M. Samuel Éthier. 0ii procéda I'ina~iguration de la s:il.le en juin 
1927. Un magicien avait été invité pour l'occrision. Un de ses 
niimSros consistait, malgré sa petite taille, A défier quiconque de 
le soulever de terre. 11 n'est spécifié nulle part si quelqu'un y 
parvint ! 

De 1928 à 1940, on utilisa henucuup la salle pour des sknrices 
dramatiques, tombolas, cours ménagers, cliniques rte puéricul- 
ture, soirées folkloriques, conférences et évidemment pour le 
cinéma. En décembre 1930, le journal « Le Canada Français » 

annonça.it la projection de « vues animées A la salle paroissiale de 
Saint-~aul-de-l'f le-aux-~oix a. 

En juillet 1933, on rassembla daris l a  salle plus de 200 con- 
vives pour souligner les 25 ans de pretrise du ciir& de ln paroisse, 
Adolphe Piché. De nombreux prêtres ainsi que les cléputés de In 
rSgion assistaient à la fête. 



Lorsclii'uli incendie détruisit l'église de Saint-Paiil. eri 1940, on 
utilisa le 1oca.l eil guise de cl~npelle teinporairc en littendailt la 
reconstriiction de l'édifice. 

Au début des nnnkes cinquante, i l  s'y tenait moiris d'événe- 
n-ients. 1,es salles de cinéma se développaierit, de plus en pliis de 
gens possti.daien t une a~itomobile et pouvaient donc se déplacer 
sur de plus loqques distaiices pour leurs loisirs. Le teiilps des 

K petites vues x édifiantes et des séarices tiriiit à sa fin. 

En aoUt 1931, M. Lucieii Boiitet, qui occiipriit la présidetice de 
l'Association des hommes dYriTi;?.ires de Saitit-Paiil (genre de 
Chambre de Coniinerce), sugé ra  ail Conseil n~unicipal cl'acquérir 
la salle paroissiale. II tentait de convaincre une petite industrie de 
venir s'établjr dans la  paroisse e t  croyait que celle-ci pourrait 
s'installer temporairemenr dans ce local, en a t tenr l~nt  d'01lencuels 
octrois du goiivernement. On contacta la Fabrique, h qui appnrçe- 
naienr le terrain e t  le bâtimeiit. Celle-ci consentit h les céder poiir 
13 sointne de S3000., eii spdciiiant que l'immeuble ne devait eii 
nuci111 cas servir ?I l'exploitation d'un garage, d'uri hfitel ou d'iin 
théatre. Le projet de petite industrie cle h l .  Boutet ne se con- 
crét.iss toutefois jarnais. 

En 1953, les jeuiies de Saint-Paul, représentés par Jean 
Gosselin, obtinreiit la perinission d'utiliser la salle poiir dit'fërents 
jeor;, a B condit.ion clir'iin sun~cillant fasse ohsei-ver la ri~oralc 9. 
On tenta rnènie à iin certain moment de la ti-ansformer en salle de 
quilles rnais le projet fit long t'eli. 

Eii avril 1959, la municipalité prit la décision de vendre le 
bâtiment à I'encli&re niais rle coiiserver le terrain. Le iioiiveau 
propriétaire devait s'engager à di?méiiager ou démolir la salle dans 
les six mois suivant la  vente. Le 22 mai, 1.1. Edivarcl Fallon s'en 
porta acquéreur pour $525. 

Le Cercle des Ferniières (1928-1948) 

On rie peut t r xe r  l'historique de notre municipalité salis h o -  
qiier l'existence du Cercle des Ferinieres, préseiit et actif daiis le 
milieu depuis 70 aiis. Ail fi1 des annees, les iionibreuses orgarii- 
sations existaiit dalis la paroisse (Ilaines de Sainte-Anne, Cercle 
agricole, Enfants de Marie, Ligues du  Sacre Coeur, Tertiaires) 
cessèrent iine à une leui-s activités, dépassées par les iiou\~elles 
rdalités sociales ou \lictirnes d'un recrutement insiilfisant. Qiiarit 



-y-- -- ~ - aus  regroupemeilts oeuvrant 
, actuellement dans la coriimu- 

riauté, tels le Club de l'âge d'or 
et le Club O1->tirnisteY leur for- 
mation demeure relati\lernerit 
récente.  Le Cercle des 
Fermières constitue le seiil 

-& organisme comrnunautaji-e de 
Saint-Paul ayant  traverse 
pltisieiirs générations sans 

s m i s  s i . ~ t - ~ i - i . ~ . - .  perdre sa raison d'être t l i  son 
tors d'iin cqvc@c onpni.\é lJ<zr le Cei-iblç clalaitc leu 
unncics ciriqitrriite. dynamisme. 

Il fut fo i~dd officiellement le 23 janvier 1928. Son 70e anniver- 
saire coïncide donc aircc le centenaire de la municipalité. II 
comptait à ses débuts 43 membres. Son premier exécutif se corn- 
posait conimc suit : 

Mme F-lenri Hébert, pi.ésidë~ite. 
Mme Xdju teur Moquin, \vice-présiderite. 
Mme David Deiircrs, secrétnire. 
Mlle Sopliic HCbert, bibliothécaire-lectrice. 
Céline Sav:iQe, conseillère. 
Aime Arthur Etliier. conseillère. 
h l n ~  Artllur Uis~illon, conseill&re. 

Dès leur première ~ n n c e  d'existeiice, les Fermièi.es orga- 
nisèrent un concours de jardins, dorit le clou consistait en une  
esposition oii l'on primait les plus belles rélissites horticoles. Mais 
leurs activités ne se limitaient pas au seiil domaille agricole. En 
1928, le représentant de l'ai-chevêqiie de Montreal, en visite pas- 

66 ' 



torale Saint-Paul, jugea l'état gén4rsil du  cimetière peu conve- 
riable et exigea qu'oii y apporte u n  correctif. Ides Fermieres 01-ga- 
riiserent donc l'kt6 siiivanr des parties de cartes et des shnces  
d'amateurs au profit de l'église, afin d'aider à la restauration des 
lieux. Elles firent par la suite, et h de nombreuses reprises, des  
dons pour le culte. En 1935, le curé Adolphe PichC les remercia 
chaleureiisernent pour les nappes d'autel et les chasiibles qu'elles 
iui avaient procurees. 

Comme la fernnie au  foyer représentait alors la norme dans la 
société québécoise, tout ce qui touchait à I 'enseigi~emenc 
ménager (cuisine, couture ,  filage, tissage, puér ic~i l ture . .  .) 
intéressait les Ferrnieres. 

Dans les années qiia.rante, la Chclmbre de Commerce de Saint- 
Jean organisait un concours régiona.1 annuel d'embellissement et 
d'entretien gknéral des propriétés (fleurs, clôtures,  etc.). 
C'étaient les Fermières qu i  se chargeaient, Saint-Paul, de la mise 
en oeuvre et de la coordination de ce qiie l'on pourrait qilalifier d e  
précurseur des concours K villages fleuris >i actuels. En 1944, o n  
dkcerna. le premier prix madame Charles Hébert. 

Sur le plan cultilrel, le cercle mit sur pied, en 1946, une petite 
bibliothèque 5 la disposi tien des citoyens. Le  mouvement 
regroupait alors 74 membres. 

La solidarit6 sociale des Fermières se manifesta eii de multi- 
ples occasions par leur empressement h venir cil aide R leurs 
concitoyens toiich&s par uji deuil. Les citoyens d'un certain âge 
se sociviendront que jusqu'a la fin des  aiinées cinquante, on expo- 
sait souvent les défunts A l'intérieur des résidences. Les familles. 
déjh éprouvées par la inormlité, devaient accuejllir les visiteiirs e t  
parfois les nourrir. On voyait alors fréquemment les inembres du  
cercle venir à la rescousse, par l'apport d e  nourritiire, la garde des 
etifants oci I'eritretien de la maison. 

En 1973, 4542 :inniversaire du cercle de Saint-Paiil, sa seci-e- 
taire, niadame hlarguerjte l3oiichnrd, se vi t  dgcerner le titre d'ar- 
tisane de  l'année au  Qubhec lors de l'exposition ;igricole tenue 
dans la vieille capit.de. Plusieurs activités so~ilign6rerir par 
ailleurs, en  1978, le 50e anniversaire de l'organisme. L'année 
prScédcnte, le Conseil niui>icipal ayant procédé A l'agrandisse- 
nieiit di1 cl.ialet des loisirs, lin locai avait et6 mis ii sa disposition. 

En octobre 1985, sept f e n ~ m e s  originaires de la province chi- 
noise d'Atihiii s'amenèrent ti saint-~aul-de-l"fle-aux-~oix, dalis le 



cadre d'iin voyage d'itiides au Canmda. Ces demihres dGsirant 
visiter trile ferme, décoiivrir I'srtisaitat qiikbécois et rencoiitrci- des 
f'ernines du milieu, le cercle des Pei-ii~i&rés se trouvait tout désigné 
poiir les nccueillir. On les amena A la ferme Tnih:iii, dans la 
troisihnie licrie, piris aiil local des Ferniiéres, où on leiir présenta des 
pi&ccs d'artisai-iat local. Le tout fut suivi d'une dégiistntion de mets 
qiiébécois. Lcs mernbres qui ;issistCi-ci~t i~ la cericontre en gardeilt 
encore un  excellerit souveilir, d'autant plus que Saint-Paul fiit le 
seul vil1al;e ciii Qiiébec où s'nrrêtérent les visiteuses. 

L'Association des Fermitires compte :iiijoiird'liui 25 fédérations 
1-égioriales, 793 cercles locaiix et ciiviron 41 000 merntircs. Son 
ob.jectii : (( améliorer les coiidi.tions de  vit cle la  femme ct  de la 
faniille et  transrnett.re le patrimoine cultiirel et  artisanal ». Le cer- 
cle de Saint-Paul représente un exe~njde de continuite dans I'impli- 
c:ition sociale. I I  ténioigne de I'Ciier-gie et du dy11:iinisme des 
Paulinoises de gknération en gkneration. 65 personiles en font 
aujourd'hiii ptirtie. Ses dit'féreiltes présiden tes hi rerit : 

1Iad:~rne Iienri 1-Iéheit (1928-1933) 
h-l;i(I:inie Ch:lrIcs FICliert (1933-1937) 
Madame Arsène RQi ier (1 937-1956) 
Eladnnie Félix Bisailloii (1956-1 964) 
34adame  mile Laildry (1964-1966) 
Madarne Josette >,!nyer (1966-1473) 
ivIndame Boiich;ird (1973- 1974) 
i\,larl:inic Estelle Trahan (1974-1 979) 
Madarne Ghisliiine DeSeniie\~ille (1979-1981) 
Madanie Frniiçoise Desjnl-diris (1981-1957) 
Madame Cliriçti:ine Flcury (1987-1959) 
Madame l.'rancoise Desjardins (1  989-) 

h la t'in cles uiinées vingt, Ea inunicipalite de saint-~aul-de-l'île- 
aux-Noix opérait avec des budgets fort modestes. La reddition des 
comptes pour I'aiinée 1925 ctab1iss:iit les recettes totales de la cor- 
poration h 82478.05. I.,ts dCpenscs gCnCrales ;irteiffnaient 5573.19, 
les coGts de constriiction des cherniils S3645.26; l'intérêt versé a i l  
gou\~ernemei>t provincial, en vertu de In loi des bons cl-ieniins, se 
cliiffrait à $1174.50. D'oii un  manqiic A gagrier de ,8341.71. 

Saint-L1:!:ilentiri, h la riikme époqrie, vivait son âge d'or. Li s'csci-- 
qait alors autour <le l a  gare, qirc pliisieiirs appelaient toiijoiirs 
«la gare de Stottsville)), une  activiti. cciil-irnerciale importante. Les 
enti-eprises et cornrnerces locaux prospCraieil t. Force était 
d'admettre cliie les citciycns de Stot tsvillt [l'avaient pas Faussé 1 : )  
réalite en affirniant, @II 1898. que le centre &conornique s'était 
cléplacé (les rives di1 Richelieu vers la li,qne de cherniri de fer. 





La crise des années trente 

A l'issue de la ctCccnnie 1920, I'&cononiie capitaliste sur- 
chauffe. La sutproductioii indristrielle, conjuguée à une spécula- 
tion rnassive et aii développement incontrûlé dzi crédit, con- 
duisent au Irrncli du jeudi 24 octobre 1929 B la Bourse de New 
'ii.)rli, qii:ilifié de jeudi noir x .  La paniqiie boursière entraîne un  
effonilremci~t économique sans prdcédenc, qui ferri sent.ir ses 
eTtets sur itilc pcriode de plilsieurs aniidcs. Le flkcliissement de la 
consomn~ation, la Iiri.isse dc I:i productio1-1 et des prix qui s'eilsui- 
vent provoquent une augmentation catastrophique di1 ch61nage. 

A Saint-l-'aul-de-l'île-aiix-~oix, la r~iajeiirc partie de ta popiila- 
tion ui\rant de la tei-re, la sitiiation se révkla en général moins 
dCscqpérnnte qii'eil itiilieu urbiiin. Ilu moiils pouvait-oti manger ! 
hlais 1:i hilisse des prix n'en affecta pas moins consid6rablen1cnt 
les prodticteurs. Cargcnt n'entrait plirs Quant aux joiirnaliers 
qui offraient leurs services aux culti\rateui.s, ils devaient se con- 
tenter de salaires insignifiants. Encore fallait-il qu'ils troiiven t du 
travail ! On voyait ainsi cles Izommes venir h pied de Lacolle sar- 
clcr des cl-iarnps de mais h la bCche, pour la s o m m e  d'un dollar par 
jour ! 

A l'instar d'un gr:~iid nonil-ire de miinicipalités, on effectua ?I 
Sain t-Paiil de nombreux travails y ublics, particulièrement 
l'amélioration cles i-orites de la paroisse, pour tenter d'atténuer 
Ics eiicts de la crise. Dès ilovembre 1929, o i ~  gravela 1ü niontée 
Van \'lict. On i'isii le salaire de 1:i niain-d'oeuvre à 80.25 I'l~eiit-e. 
Ide s u i ~ e i l l a i ~ t  dcs travaux obtint pour sa part $0.30 l'heure ! 
Cornrile leurs esploitations ne les accaparaient pas toujours ,l 
plein temps, de ilorribreiix cultivateurs poiivaien t participer à 
ces travaux e t  ajouter ui1 tant soit peu ii leiirs faibles revenus. Le 
Curiseil fit Ggalement pression de façon régiilière pour qu'on 
élargisse la roiite régionale no. 14 (route 223). 11 obtint satis- 
f'actioii en 1935-1936. 



Des taxes et des dîmes impayées 
Tous les rouages de la société se trou\~aietit affectés par cette 

crise. Comme l'argent se faisait rare, piusie~irs tardaient payer 
leurs taxes munjcipales. En décembre 1930, I'admiriistracion dii 
maire \Vilîrid Bisaillon demanda au département de In Voirie 
provinciale un délai coiicernant uri paiement échu pour la confec- 
t i o i ~  des routes, « 1i cause des difficultés de 1~ collectioii des m e s  r , .  

Ail debut de I'ai~née suivante, In perception s'averant toujoui-s 
« très difficile n, le Conseil diit empninter pour hoiiorer sa dette. 

A la fin de 1932, les arrérages de taxes arteigriaient un  i-iiveau 
jamais @,aie. Les sommes dues représentaient plus d'une anilée 
ent.ièi-e de cotisation pour toute la municipalité. Per-idant ce 
ternps, dans la province, Ic chornage au sein des ouilriers syndiqués 
approchait les 26%, iine réalité soulignant 1'cl.mpleur de la dépres- 
sion dconorniqiie. 

Er1 1933, le docteur Néré-,417ila 1-lébert occupait le poste 
de secrétaire-trésorier de la municipalité. 11 receva.it anniiclle- 
ment 8150. pour ses services. h la seance du 6 mars,  le Coriseil 
adopca une resolution rhrélatrice des embarras  financiers 
de la corporation : 



N ... vil h crisu kcv~ionlique qtti sévit acciiellemerit, qire le 
salaire dii st~crCtciii-t--rrL:,r;oriel- soit r é ~ l t ~ i l  Ci $22.5. pctr nnîiée, d 
partir dti premier m'i i l l IY33.  x 

Si la miinicipaljté kproiivait dcs problemes avec 13 levée des 
taxes, le curé AdoIplie Picl-id, pour sfi part, se plaignztit di1 fait que  
de noi~ibre~ix paroissieiis r~égligeaient de payer Icur dîme. Or, i l  
dépendait tot:tlenicnt de ces revenus pour sa subsistance, 
puisqii'it ne recc\.tit pas de s:ilaire. L1hoinrne était iinpulsif et 
disait ce qu'il licnsait. En scpteinhre 1931, di1 haut de la chaire, 
i l  semonça les fideles : 

(< 011 est prE dc oetiiî- pcycr sas dirtics ... Si l'année est diire 
pour voiis nutrcs, elle I'esr a1i.ss.i pc>rr.r moi. Ce n'est pas awec 
tles niesirs br1s.qc.s cyzic je pids teizi.r ,iriie m.aisoiz comrne i i ~ i  

prcsliytère f i C l ) !  

Lors de sa visite pastorale ;i Saint-Paul, l'archevêque coi?sr.ab 
avec iin vif regret >, qu'un I>o.ri tiers de la paroisse nc f:i.isait pas 

son rle~noir, eu égard a i l  paicinent de la dîtrie. Monseigneur 
Gnuthier, siicccsseur de  h:Ionscigiieiir BrucliCsi, possédait 
d'a.illcurs ilrit: jnt.erprétation bien pcl-soririelle cle l:i c grande 
dcpressini~ *, qu'il attribuait h uri rel5ctiernent SéiiPrnl dcs moeurs 
et de la rnorale. De yass:ige dans la ix$,ioii, i l  dEclara, eii 193.7 : 

.T Le snulirise écoltor~zic~ue u une cmse lieuucou p plus ?nomle 
qu.e .finan.ci&re,e, en ce ser1.s clire ?mous nwoli-s p e ~ - d ~ i  la pru.tiqile 
des vertus ch.r&t-ienn.es. Nous naons pnssé rrcrvers une 
période de prospérité qui n.ous n d~sizubiru.és de lu vie  ai~.sti.re. 
S'il y rtcciit cenr p0u.r cent de verlus clir&tien.nes, i l  n atirnir 
pas de crise. L'c'cti izonr i e  la re?npc'ru?i.ce, In mesure, la morr $A- 
cation n'csisteizc p1.u~. C'est La jouissance et c'est i'argerlt rp~i 
sont Ics cliewl- d r ~  ntonde 9 (2). 

Le salaire da Curé 
Entre-temps, le ciiré Picllé, en hornrne opiniâtre, était revenu 

A la charge, cn 1932, sur la question des dîn-ies impayees. 
Cei*taiiis n'avaient rien vers6 depuis le déhue de 13 crise. I I  siig- 
géra que 13 Fabriclue paie elle-mi.~ne un salaire au curé, ce qiii lui 
assurerait un revenii stable et lui Eviter:lit d'avoir A presser sans 
cesse les paroissieris. II revenait à la Fabriqiie, affirmait-il, de 
recueillir les soninies diies : 

s Vous ne saic~iez o-cïi.1-e comrne c'est Iiirnilia-n~ 170it.r nwi de 
voiis demander ce q i i i  rn'est rl fi pour vivre et teri-i.r nia niaisort. 
La  chose esr d'une gruride importance pour moi. P (3) 

{ 1) .rouninl de bord du cur6 i\tInlplie Pichf. 
( 2 )  Lc Canada Frnnyaix. dkcemhre 1933 
( 3 )  .lournril de hord du ciiré Adolphe I'ichb 



Il ohtint gain de muse en 1935, lorsque les rnargiiilliers 
décidhrent de collecter l'avenir In dîme en argent et non plus en 
graiiis, a à un taux ou pourcentage scift'isant pocir donner Lin traits- 
ment ou revenu à IV[. le Cure ... d'au rnoins neuf cent piastres par 
année » (1). On établissait la cotisatiorl en se basant sur I'C\~alua- 
tion rniii~icipale en cours et on payait le cure a u  moyen de trois 
versements égaiix durant I'ailnée. 

Le plan de colonisation 
Printemps 1935, le Canada comptait 600,000 chômeurs. AU 

Québec, l'administration Taschereau adopta Urie loi visant à pro- 
mouvoir la colonisation et le retour h la terre corntne solurions au 
chômage. Cette mesiire, qui se révéla fallacieuse e t  illusoire, iiici- 
ta de nombreux sans-travail er gagne-petit A s'exiler ei i  Abitibi, sur 
des terres rocheuses et peu fertiles. A Saint-Paul, en avril 3935, 
le c ~ i r é  invitait ceus qiii désiraient profiter du plan de colonisation 
;i s'adresser à lui. Quelques t'arnilles d e  la paroisse tentèrent leur 
chance. Comme le plan visait avant toiit la main-d'ociivre e n  
quête d'einploi, des gens sans expérience agricole pertinente se 
virent du jour au lendement implantés sur des lopins de  terre ilon 
défrichés. La plupart revinrent déçus e t  amers. 

La crise économique ne hic pas étrangère B I'adoycioil, en 
1936, pal- le gouvernenlent de Maurice Dziplessis, de la loi des pen- 
sions de vieillesse, que les goiivernements  précédent.^ avaient A 
~~l i is ieurs  reprises différée. Dés I'aiironine, à Saint-Paul, sept 
citoyens igés eri firent la demande. II iallait, pour obtenir la. pen- 
sion (qu'on ri'octroyait qu'ails personnes rie possédant pas 
d'autres revenus), s'adresser ail Conseil rniinicipal et obtenir la  
signature du niaire et du secrétaire-trésorier. L':innée s~iivarite, le 
gouvernement provincia.1 v0t.a une assistance Financi&re ails 
mères nécessiteuses. 

Tiiile supplémentairc pour les ciiltivateurs cle la pnroissc ec de 
la region, la récolte de 1937 se révéla désastreuse suite ?I de inaii- 
vaises conditions climatiques. De sortc qii'en décembre, le 
Conseil crut bon s'adresser au goilvertlement f é t I C r ~ 1 ,  poiir obtcriir 
A tout le moins des grains de semence pour la saison s~iivante : 

d Attert.d~t qu.e les ciiltiriaceu,-s ... n bnr pas e.ii de r&colte de  
gru.ins cette année et .  . . qul.i.ls n1.anqueron.r de grnziis de 
semmce au printetn ps. .  . ce Con.seil prie le goircen~ement. .  . de 
bien riouloi-r.fou.nzir les gruiqts de se.mence a-rrx culcivutrrars de 
cette puroisse pour le princem.ps proclmi-n. r 

(1) Archives de In Fabrique de ~a~iit-~~ul-de-l'~le-i~u~-ir'oi\ 



La dÇser tion agricole 

La crise mit aussi en lumière uii ph6riomène amorcé depuis 
q~lelqiies aniiSes d&jh : la dksertioii des can7pagnes. Plusie~irs ciil- 
tivatcurs, peinant siir leirr terre, s'étaient laissé attirer p:ir la ville 
diiranr les ani16cs prosperes précedant la déroute ~coiioniique. h 
l'été 1927, à l'issue de sa visite paroissiale, le curé cle Saint-Palil, 
Alexandre Cham polis, déplorait voir (< tarit de mliisons fermées 
daris la paroisse » (1). Celle-ci ne coniptait plus que 98 familles. 
Le jouriîal u Le Canada Français >, soiiligriait d'ailleurs, début 
1928, que Ic plzé~~ornlirie se génkratisait. II f a i t  dire qiic les 
familles &:in t nombreuses et la ferme farnilinle revenant genérale- 
ment h l'aîné, plusieurs ne possédaient d'autre cl-iois qiie partir 
vers ln ville. Le prix du lait pay6 par les laiteries de Montréal 
dép:issait peine $1.00 les cent livres. ce qui ne procurait qiie des 
revenus infimes, les troiipeaiix n'excédant génbralement pas une 
quinzaine de vaclies laitières. 

Certains premiien t la direction des États-unis, attirés par des 
salaires plus alléchailts. M. Edmond Langlois, arrivé A Saint-Paul 
en 1926, avait quitté son village riat:il de Saiiit-Valentin en 1924, 

pour aller trairailler dans une mirie de  marbre au \Termont. Il y 
retirait un salaire de 825. par semaine, une somme considérable 
pour l'epoqzic et impossilde à obtenir ail Québec en milieii rural. 
En 1927, ses p:Irents quitthent @galement leur ferme cle La 3e 
ligne pour aller vivre dans ~ 'Etat  de Ne\\: York. 

Cornriie les problhnes éconorniqiies, h partir de 1830, nvaient 
frappé de  façon particulièrenien t sévére les citadiiis. l'cgtise y vit 
l'occasion de re~~aloriser la vie nirale. En 1936, lors d'une joiirnée 
agricole tenue à Saint-Paul, le curé Adolplie Piché prit la parole 
polir vanter la beauté de 1.a vie agricole et la si111plicit4 des moeiirs 
du cultivateur : 

<! Le oi~lrivurei~r, arjCimia-t-il, esr porté ci envier le sort des gens 
de  lu. ville; rninis il ne doit pas oti.blier cju'aix aissi met leurs 
peines et leurs soucis.. . ~ L E  b 'on ne craigne pccs l'oucrn~e, 
pui.sc(tt'il Clr i ig t ic :  beccuco~rp des t.e~irutio?i.s er des chutes rna.1- 
Iiczcrciir;cx poi~r  la jerrli.cssc p (2). 

( 1 )  .IOLI~II:~I de lx~rd 1111 c~tr6 .! lex~~xirc ~ ~ I I ~ ~ I I ~ I X ~ ~ I X .  
12) Lc Richclicii, avril 1936 



Néanmoins la ({ dépression » ne fit  que Freiner temporairemerlt 
l'exode vers les villes, sans en  inverser radicalement la tendance. 
En 1937. la populatiori de saint-~aul-de-l'f le-aux-~oix atteignait le 
plus bas niveau de soli histoire : le bilan d u  cure Piché inention- 
nait  422 paroissiens catholiques. Coinme on cont.inuait h quitter 
les campagnes un peu partoiit au Québec, l'épiscopat se pencha 
sur la qziestioil. En janvier 1938, le nouveau curé de Saint-Paul, 
PalmCnas Georges, lut une lettre, adressée à toutes les kglises 
de la province par le cardinal Villeneuve e t  par les kvêques 
d u  Québec, laquelle traitait précisSrnent de ce problème. Les 
kvêques attribuaient e n  partie le phénomène au  fait que les culti- 
vateurs étaient denicurés obstinés et  isolés dans leurs anciennes 
méthodes. Certains de leiirs propos apparaissent az1,jourd'hui 
étontiants : 

L'iqfMiorit6 i.ntellectueb6e des ~rii l iuutai ,-S., y disair-on, esr 
eSfcLrunre. Iljaut ri,' ( ' 1 ) :  .a 

On si1gérai.t trois remédes : 
qiie les épouses sachent faire aimer leiir tdche 3 tous les 
membres de la t'atiiille. 
que les jcunes fréquentent plus loi-igren~ps l'école. 
que l'on se coniporte eri bons chrétiens. 

n S W ~ E Z  de pierix et g b t é r m v  c/rr&rien,q, cwncliicriertt [es hêc{c~es.  
ec le probldine sociul afnsz que In crise agricole serorLr i-&g/&s x (1). 

Mais le mouvement, difficilement revei-sible, ariilonçait bel et 
bien un recul de I'irnportailce des campagnes riu sein de  la  sociéte 
qiié bécoise . 

Les rentes seigneurinles 

Le système seigneurial, au 17e siècle, visait principalement le 
peuplenient de la colonie. Pliisieurs historiens lui attribueiît en 
lionne partie la survivance des Canadiens français après la 
Concluête : concentrés daris les seigneuries, ceux-ci piirent plus 
t'acilernei~t éviter l'assimilation. Eti 1854, le contexte social 
s'étant modifié, une loi l'abolissait et libérait les censitaires des 
« droits et charges féodales et seigneuriales de  quelque espèce qiie 
ce soit, exceptk la rente corlstit~iée.. . substit~iée à toiis droits et 
charges seigneuriales » (2). 

Ccrre rente annuelle versée au seigneur perpétuait eii qiielque 



sorte le régitne, malgré sori abolition officielle. Au déb~it  du 20.2 
siècle, un mouvernerit s'organisa A Saint-Jean visant l'éliminer 
défillitivement. On disair vouloir « aviser aux moyens de it1etci-e 
un terme iine t'ois pour toutes à ce derilier vestige des temps 
barbares . (1). 

Eri 1930, l'Union des miinicj.pa1jti.s s'adressa aus différents 
conseils municipaux, afin qu'ils adoptei~t iine résolution cleman- 

d a n t  au gouverneinent de sripprirner les rentes. Le Conseil de 
Saint-Paiil pria. donc le goii\rernernent du  Québec, en  dbcembre de 
cette même aniikc, <c d'adopter aLi cozirs de  la prochairie session 
une loi. .. pour abolir les rcntes seigneuriales a .  

Ce ne fut ~oucet'ois qu'en 1035 que la ldgislatiire pi-ovinciale 
cuilsacra leui- suppression, c r h n t  par la inêrne occasion le 
Sv~idicat cle racliat des rentes seigneiiriales. Car si les citoyeiis 
ti'av>iieiit pliis à verser de rentes a11 seigneiir, il hllait néanmoins 
racheter celles-ci auprés de ceux qui en détenaierir les droits, d'où 
le rhle du Syndicat. Celui-ci dressait la liste de ceux qzii devaient 
payer et la î'aisai t parvenir nux miinicipalitks pour qii'elles procè- 
derit à son honiologation. Cette déniarche s'appelait 1' « liornolo- 
gatioii di] terrier B. 

Le Conseil de  Saint-Pa.ul, alors prdside p:ir le mnire Charles 
1-Iébert, sernhlait peu disposé 5 participer 3 la perception des 
rentes et nfficlin.it peu d'enipressement A coll;il-rorer avec le 
Syndicat, ce qui occfisionna quelques tiraillements. En et'fet, 



l'établissement de la nouvelle procédure de rachat des rentes 
coïncida avec l'élargissement, en 1935-36, de Ili route no. 14  
(route 223). La corporation municipale de Saint-Pacil retarda 
alors l'homologation du terrier, parce qii'elle dksirait que le 
Syndicat de rachat des rentes rerranche a u  préalable le montsint 
de la rente qui s'appliquait aux lisières de terrain cédkes n u  
ministère de la  Voirie, poiir permettre l'élargissement de la route. 
En ailri1 1936, le Syndicat disait s'inqiiiéter di1 retard du Conseil 
a efî'ectuer i'liomoiogatioi~. Ce dernier répoildit é~~as isement  
N qu'il étudia.it la question )>. Ce qui clmeria le Syndicat 3 le 
menacer de poursuites judiciaires. 

En juin, le secrétaire-trésorier municipal fit parvenir au 
Syndicat u n e  requête signée par Joseph Clémerit et plusieiirs coi1- 
tribuables de Saint-Paul, laqiielle demandait au  goiivernement de 
(( racheter à ses propres frais les rentes seigneuriales h. De la 
sorte, les redevances versées RU Syndicat seraient diies à l'État et 
non pliis aux créanciers titulaires des 1-eiites. 

Les autorités goiivernementalcs optèrent pour cette solut.ion 
en 1940. Les contribiiables acqiiietaicnc dksormais une taxe spé- 
ciale et la rnutiicipalité versait les somrntis au Syndicat de rachat, 
c'est-à-dire ultimement au goiiveriiement. 

En novembre 1941, le Conseil donnait avis aiix Pauljnois 
qu'ils devrnient a à l'avenir s'acquitter :ILI burcaii du secrétaire- 
trésorier de 1:i tase spéciale remplaçant la rerite seigneuriale *. 
La municipalité payait aniluellenient pnilr le r~cl-iat des rentes 
uiie somme d'environ S80.  Le dernier paiemerlt figurant aux 
archives, au montanc de 8586.56, fur effectué en octobre 1970. 

Des i is ikurs de France à ~aint-~au~-de-~'Île-~u.~-~oix 

En selitembre 1939, une  délégation frcztiç:iise assez parti- 
culiere s'amena au Qiiébec. Elle venait commémorer le 25e 
anniversaire de Isi publication di1 roman de Louis Hémon, r( Maria 
Chapdelaine 3 .  

Originaire de France, Lociis Hkmon était venu aci Canada en 
1910. il affectionnait la v i e  simple et rude des bC~cherons et des 
colons. T l  skjourna à Péribonka (au lac Saint-Jean), oii il coniposa 
son célèbre rotnan. 11 mourut A Chapleau (Ontario) en 1913, 
victime cl'iin accident de train. Sun ronian, paru d'abord dans 
a Le 'l'ernps », en 1914, fut édit6 en 1916. 



Les visiteurs s'arrêtèrent a u  goli de Sain t-,Jean piiis prirent la 
direction de saint-~aul-de-l ' î le-aux-~oix, où on les reçut A l'hôtel 
Riviera. Ils se rendirent ensuite vi.sit.er le Fort tennox. Parmi eux 
figurait .Jacqiies d e  Lacretelle, romancier et  essayiste, membre de 
l'Académie fr:itiqaise. L'accompagnaient le Duc et Comte de 
Montcalm :linsi que le Duc de Lévis ivlirepois, desceridants du 
i\!iarquis de i'v[oiltcalm et du Duc de L4vis, deux t'igiires bien con- 
nues de notre histoire. 

On profi ta de l'occasion Iiour dévoiler trois plaques corn rué- 
rnoratives aux entrées nord ct sud d u  tort. <n: L'une racontait L'his- 
toire clu fort; cine autre le dévouement des soldats qui se battirent 
pour la  défense dii Canada sur  le lac Champhin, en 1176-1777 e t  
en  18 12- 1814. I,a 3e rappelait la bataille navale livi-ée non loin de  
l ' î l e - au -~o ix ,  le 3 jiiin 1813. » (1). 

La seconde guerre mondiale 

a l'été 1939, la guerre apparaissait dejà inévitable. Hitler avait 
annexé l',\iiti-iche et ln Tchécoslovaquie. On ne se  faisait pliis d'il- 
lusion qunnt  h I'issiie des mences allerriandes. 

Au niois d'août, h,lonseigt-ieiir Forget , I'évGque de Saint-.lean , 
demarida qiie j usq~ i 'à  r-iouvel ordre oii chante le Miserere dans 
tolites les églises du diocèse après la messe du dimanche, (< poiir 
den~ander pardon à Dieu pour nos pécliés et  ceux di1 monde » (2). 
h Saint-Paul, le curé Palménas Georges invita toiis les fidkles à 
s'approcher avec ferveur de la Sa in t e  Table, aiin de supplier Dieii 
de prkserver l'humanité dc la.gi~erre. 

[:ne fois cclle-ci ddclai-ie (débiit septembre 19391, il orgat-iisa, 
les d i t n a n c h ~ s  31 Saint-Paul, des journées de prière pour la p ~ i x .  
Après cliaciiiie d e  ses ~nesses,  i l  récit:~.it avec les paroissiens 
quelques diziiines de cllapelet pour dematider la fin du conflit. La 
pliipart dcs cCréi11onies (heures sain tes, processions, bknédictioi~s 
du Saint-Sacrement) s'accompagnaient de supplications. 

EII 1941,  les 4véques et ~trchevêqiies de la province 
demaridèrerit rlu'oi~ effectue, le din-ianclie 9 fkvrier, dans toutes les 
paroisses, des prieres spécia.les pour demander la victoire. « Ce 
jour-là, rikclara le curé Georges, i l  doit y avoir communiori 
gériérale. C'est ~ ~ L I I - ~ u o ~ ,  le samedi précédent, nolis entendrons 

( I ) Lc Canad:~ Fraiiçnis, scptenihre 1939. 
( 2 )  Livrr: dc hord dii ciire Pnlniéiios Georges. Le hIlscrrre est un psauiiie de peiiiterice 



les confessions.. . l'heure est grave mes chers l'reres : il fm~t. faire 
violence au ciel, afin qii'il nous prodigue ses i'aveurs (1). Lors de 
la tete des Saints AfIartyrs canadiens, en septembre, il demanda 
aux assistants à la riiesse de (< recominander l'attention des 
c4lèbres rnartyrs les dift'icultés de l ' l~eure présente, d i r i  qu'ils 
sauvent le pays de la guerre, eiis qiii (avaient) souffert et donné 
leur vie pour le coriserver beau, grand et croyant 2 (1). 

Lti mobilisation 
Entre-temps, le gouvernement Fédéral avait adopté eri 1930 

une loi de mobilisation, qui lui permettait de recruter les 
Cariadiens de 16 h 60 ans  pour la défense du pays. Cec (( enrôle- 
ment » excluait toutefois le senlice mjlitaire B I'étraiiger. 

Au début de 1942, le Conseil miinicipal de Saint-~aul-de-l'île- 
aux-Nois Fit parvenir au ministre fédéral de I'A$,riculture er au 
Prcmier ministre une résolutioiz, initiée par M. Ailthime Risaijlon, 
s'oppos~nt à la mobilisation et dernnndant le maintien siir !es fer- 
mes des travailleurs de la terre. 011 y exprimait plusieilrs 
doléances : comment niaintenir la produccion a1iment.aire dans 
notre province, demandai t-or], si les fils de ciiltii~steurs sont obli- 
gés de s'enrôler, reiidant la main-d'oeuvre agricole tellement rare 
qu'elle ne suffit plus ailx travaux usiiels Ij 

L'erirôlement de leurs fils, ajoutait-on, allait contraindre Lin 
grand non-ibre de producteurs i veridre une partie de leur trou- 
peau oil b diminuer l'étendue de leurs semences, occasionnailt 
une diminution de la production animale et cérénliére. 

On déplorait en outre le fait <r qu'une partie de la main-cl'oeu- 
vre trava.illant sur les fermes se (transportait) dans les usines de 
mutiicions, faisant un  salaire de $4.'  S 5 .  ou même $6. par jour, ce 
qiii (faisni t) que les cultivaceurs (éta.ient) dans l'impossibilité de 
lutter contre telle concurrence, cause des prix de vente d e  leurs 
produits et de la f ixat ion des prix de ces produits ». Ei~Fin, on nff'ir- 
mait que la substitution de citadins inaptes pour l'année et l'in- 
diistrie aux travailleurs du  sol ( a  arrachés A la terre »), n'apportait 
aucun avantage appréciable pour l'agriculture. 

Rationnement - Bons de la Victoire 

La guerre entraîna un rationilement de biens de consomma- 

(1 ) L w e  de bord di1 curé Pnlniénes Georges. 



tion esseiitiels tels le sucre, Ie beurre et la viande. 011 distribuait 
aux citoyens des carners de ratiorinenxeilt compreii~rit  des 
coupons échangealrites coiitre des desirées. Ajnsi, avec Lin coiipon 
de consenres, on obtenait au choix : 

12 onces de confitiires 
20 orices de fruits en conserve 
24 oIices de miel 
15  onces de sirop de maïs 
40 o1ice.s de sirop cl'érnble 
1/2 livre dc sucre 

Mais les pliis débrouillards trouvèrent toiijours moyen de 
contoilrner [a mesiire et d'accumuler diverses 1-t~archandises. Ce 
système de distribution contrôlée ne causa pas à Saint-Paul de 
serieiises pénuries pour les citoyens. C'était I'n.ssistai~t-secrétaire 
de la municipnli té, Philippe Noël, qiii dist ribuaic les carnets. 

On rationna également le carburant. En 1344, le curé 
Palniénss Georgcs fut reniplacé par I'fibbü Florent Bourgeaiilt. La 
coutume voulait qu'iine d8légation d e  la paroisse, conduite par le 
margiiillier en charge, ;iiUe A I:i rencontre du nouveau paçceiir (en 
voiture it chevaiix au  débiit du siècle puis ~Itérieurernerit en auto- 
mobile) et l'accompagne jusqli'à l'église cn cortège. Cette année- 
là, on anrionçn qii'il I I ' ~  aurait pas d e  procession « en raison dii 
rationnement de IR gazoliile » (1). Néannioins, lorsqilc M. 
Boiirgeault fit soli entrée daris la paroisse, accompagné de 
Monseigneur Chaussé, pas inoins de 25 voitures les escortaient. 

Pour Ein:iticer l'effort de gueri-e, le gouverrieriietit f i t  appel à 
l'épargne des citoyens el1 émettant les Bons de la Victoire, qiii 
obtinrent un .crancl siiccès. On estit-iie que les Canadiens en 
achetèrent poiir douze niilliards de dollars. klonseigneur Foreet 
adressait des Iettrcs aux diverses paroisses afin d'eii encoiirager 
l'achat : a Nous les croyons profitables {I l'econoriije de natre peuple 
et nécess:iircs ;tu pays pour nous conduire t o i ~  à ta victoire » (1). 
Pour en promouvoir 1'~ctluisition, on fixait un objectif pour 
c h â q ~ i e  localick. sain t-P~L~I-Je-1'1 le-:i~irc-h'oix d6passa largement le 
sien lors des différeiltes souscriptions. 

On s'écoiinera peut-être d'apprendre qu'il se t i n t ,  ail prin- 
tenlps 1943, datis le villngc de Saint-[->aiil et dans certaines siitres 
miinicipalités des enviroris, des exercices d'obsciiration. O11 son- 
nait 1:i cloche (le 1'Cglisc eii giiisc de sigrlai et les habitatlm d u  

(1)  .Inuriial de bord dii c i i rB  Paliiiélxs Georges. 



village devaient masquer toute Iiimièi-e proirenant de leurs 
deineures. En avril 1913, le curé Georges annonçait la inesse d u  
dimanche la tenue d'une de ces (( pratiques » : « kIercredi, premier 
exercice d'obscuration. \bus  pr&cerez attention nu signal. .. afin 
qu'on ne puisse voir aiicune luinière dans vos niaisons tout le 
temps qiie durera I'obsciiratioii 3 (1). 

Suite à de fortes pressions du Canada attglais, le gou~~erne -  
melit King qui, en 1940, aifait assuré formellement qu'il ne prksen- 
terait pas de  mesure de conscript.ion en vue du service niilitaire 
outre-mer, décida cle tenir, le 27 avril 1942, un  plébiscite deinan- 
danr aux Cs.nadiens de le libérer de son engage~nerit. Cornnie la 
ni+iorit.é des Québécois, les élus de Saint-Paul opposkrent une fin 
dc  non-recevoir 6 ln  req~iêce des autorités fédérales. Ilors d'une 
assemblSc spéciale, en  avril 1942 (qiielqiles jours avant  le 
plébiscite), 011 adopta la résulucion suivailte : 

.c Sur proposirioiz cl'0righ1.e Cagi~ori, secondé pur Dfimien 
&hier, i.1 est ii.nctnimernepzr résolu par le C ' c i ~ s f i /  : 

1) de s'opposer c'c toiite cnnscrfption pour service otirrc-mer 
2) De recoinmndei. un 6, Iton w ULI plél-iisclte, soir u i i e  c.roi.x en 

regard du mot n non n sitr le bullecin clc rioce.. . et d'lnvrtcr lu 
populntion ir aller voter en ce sens le 27 avril 1942. 

3) De cloniier à la présenle résoluriori le plits cle pithlicite pos- 
s ~ b l e  pour rensmg7ier le public D. 

Le Quebec vota « noil 3 h 71.2%. Mais 21 l'écl~elle du pays, le 
« oui » l'emporta avec 63.7% des voix, 

Le 6 juin 1944, le débarquement allié en Normaildic précipita 
l'effondrement de IyAilllemagne. Mais le Canada continuait h 
appeler de nouvelles recrues sous les drapeaux e t  Ir? main-d'oeu- 
vre Iton agricole se faisait rare. A Saint-Paiil, Jean-Albert Gagnori, 
propriétaire de la boulangerie du village, dut fermer son corn- 
nlerce faute de boulanger. Celle de Saint-Valentin, opér6e par 
klarcei I-Ebert et son fils Louis-l)hilippe, desservir des lors les deux 
localités. Lorsqile le fils Hébert reçut son appel, le Conseil de  
Saint-Paul se joignit à celui de Saint-Valentin pour demander nu 
registrairc que le jeiine liomme soit exeniptd du senJice inilitairc, 
car on disair craindre cliie la boirlangerie de Saint-Tfezlentin ne 
ferme aussi ses portes. 

L'armistice, signé en mai 1945, évita à plusieurs Qiiébécois 
appelés tardivenierit la traversée cil Europe. 
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1940 : ua scénario déjii connu 
Dans la nuit du 6 aii 7 octobre 1940, 

vers deux heures trente di1 matin, la 
rnénagere du presùyrère de Saint-Pa~il, 
Francella Rénlillard, s'éveilla en sur- 
saur. Elle ne ta.i.da pas A en connaître la 
cause : l'église brûlait. Céclatement 
d'iine t'enêti-el dû B la chaleur, l'avait 
t i  1-ée du somrneil. 

Alerté, le curé Georges couriit vers 
l'église afiri cle sonner 13 cloche e t  
d'éveiller les paroissiens. D6jà les 
flammes sortaierir di1 clocher et 
rntragcnient l'intérieur du bâtirne11 t. II 
put  L peiiie demeurer q~iclques instants 
dans le vestibule tant 13 chaleiir émit 
intense. Un vent di1 S L I ~  d'environ 
cinquante milles h l'heure soufflait 
depilis la veille, avivant le brasier. 





Quelques jours apres l'incendie, t'évêque avait rendu visite 
au curé Georges et allx paroissieris les plus &prouvés afin 
de les réconforter. 

La reconstruction 

Les Faillinoix ne tardèrent pas 2i s'organiser. Ils aménagèrent 
aiissitbt la salle paroissia.le, qui servit dés lors de chapelle rempo- 
raire. Dès le 20 octobre 1940, les marguilliers s'y réunirent afin 
de r4diger et d'adresser a Monseigneur Forget la requête d'usage, 
sollicita.nt I'aucorisacion de reb8t.ir l'église siir le si te qii'elle occu- 
pait. 

Cette requete mentionnait que la dette de la Fabriqiie était 
minime et que les assurances, s'klevan t à $27,000., coiivrirnient 
iine bonrie partie des frais de construction. On eiivjsageriit 
d'eriger un édifice « en materiel i~lcornhustible d'line capacité de 
375 sièges, dont 25 au jubé, avec sacristie et sous-sol logeable >I. 

On projetait d'iit.iliser pour le reveternent exch-ieiir Les pierres 
sauvées du bûtiment incendié. Le coût était évalué A $30,000. 



Fait à notcr, parnii les 66 signataires de la requête iigurait niil 
autrc que le docteiir- Néré-Avila Hébert, celui-lh niénie qui, eiî 
1898, avait lutté pour que l'éyise deinc-urc s i i r  soi1 ancien site. 

Le cure Georges, qiii prenait le projet i coeur, tkrnoigna sa 
satisfactioi~ : 

a Tout wci bien ... Dieu soit loilé ! C i i i  Bon espnr r&gne chez nous, 
uii. esprit clirétieri toitr pleiii de cl-inrité. .. Coiiser;iea cc cu t im  et 
cette-brce cle curcrctère qit i jon t les Iiéros du Cli.rî.sr. La zizu izic. 
et la- cririqi~e so~tt des./)-ltirs de I%spnt du rncil, le démon Y. (1).  

Le 3 i~ovenibre,  e n  présence du  représenta i~ t  de 
blonseigrieur Forget, J. Edmond Coursol, vicaire général de 
Saiiit-Jeain, on autorisa le curé et les marguilliers du bail A 
retenir  les services d'un architecte et d'un enrrepreileur. Dnns 
les joiirs siii\lants, les paroissieils organisèrent une corvée af in 
de  déblaver le sire de I'6glise. 

Le 10 novembre, le curé Georges lut ail prône le décret de 
!'é\.êque aiitorisant la const.ructiori. On siigagea l'architecte René 
Blai~cl.iet, de Sajtit-Flyacintl-ie, rno?venn;int une comnîission de 5% 
sur le coût total des travaux. Celui-ci signa une entente avec la 
Fabrique le 15 decembi-e, aprks quoi on invita plusieurs entrepre- 
neiii-s à soiimissiorii~er. Lors de ses voeux aux fidèles à l'occasion 
du nouvel an 1941, M. Georges rléhordait d'optimisme : 

« AprPs I 'eirctsvc, lu récompense. Les ni.cin gLstarions de sou- 
tien h norrc: Cgiirrl pleuomit de r.oirres parts. TOUS voiidra.ic-w 
juire qirelqite clzcise pour aorre n.n-u.cielfe kg1 ise; elle sern ce)'- 
tniiielitent belle et .leru ~iocre consoicidoti h cozrs ( 1 ) .  

Le 26 janvier 1941, deux cents paroissieris s'entassèrent dans 
ln salle paroissiale et appi-ouvèi-ent rnnjorirnircinent la soumission 
deposée par h.1. Jean-l-'fii~l 'frahan, de Saint-Jean. Ce dernier s'en- 
gagenit à completer la coi~struction'avanr le premier novembre 
194 1, pour uii tliontaiit gloh~1 de $30,550. l,e contrat fut signé le 
30 janvier. 

Pour une raison non précisée, les niarguilliers dii ban Éniile 
Cltnieiit et Odilon Laligevin reiuserenr de signer. L'etltente liit 

donc ratifiée par le troisième inargciillier, M. Omcr Girard, ainsi 
que par deux anciens margiiilliers et par le curg. 11 existait donc 
d'inCvitab!cs d6saccordsl ce qiii expliciue les nombreuses allusions 
de I'abbC Georges, lors de ses adresses aux Fidèles, à la «. nécessi[& 
de rcbdtir dalis la pais et la bonne entcnte, en sncrifiaiit un peu de 



sa volonté B. Durarit les travaux, plrisieurs s'opposèrent au con- 
cept retcriu pour le portique de l'édifice : ils souhaitaient qiie I'en- 
trée dans l'église s'effectue au ~iiveari du sol et jugeaient inoppor- 
tune la présence de  nombreuses marches pour accéder à IR nef. 

Début novembre 1941, 
t'égiise étant quasi complétée, 
les Paulinoix organisèrent une 
nouvelle conrée polir rehaus- 

i ser le terrain en face de I'édi- 
fice et niveler le sol en ùor- 

hi 

dure de la rue  pi-ii~cipale. Le 7 
décembre 194 1, Monseigneiir 

1 Forget béiiissait soleni~elle- 
\ m e n t  la seconde église de 

saint-~aul-de-l'f le-AUX-~oix : 

u Le 7 décembre 1941, 
XOILS, Pvêque de  Suirit- 
decrn-de-Québec, avons 
prockclé c i  la bériédicrioii de 
llG,$ise de  Saint-Paul-de- 
' c - ~ o i  corn pièce- 
nzm.t restn.urée et con-strrri- 
te ff icr szr.ite de l'i~zcetidie 
d-il 7 octobre 1940 (1). 

Après la bénédiction, 
Monseigneiir Forgct clianta la 
messe, assisté du curé Georges 
et de plusieurs ecclésinstiq~ies, 
parmi lesquels les abbés 
Antonin Legendre (curé de 
Saint-Blaise) et Adolphe Piche 
(curé de L'Acadie et aiicien 
curé de Saint-Paul). Monsei- - 

- gneur Forget profita de l'occa- 
d e  - . 

- 
sion pour féliciter les pa- 
roissieils de leur einpresse- 

t 5 rnent à rebfitir leur temple, 
. . dans un esprit de sacrifice et 

I,'ijciii.w ii i .  .~uiiir-~'riiii-ric-i'Jis-u~~~-Ar,ix 
coiiarrrritr CII  19.1 1 .  de coopération. Un banquet. 

auquel assista.icrit quelqiie 400 
convives, suivit la cérémonie. Y prena ierit part le député .Jean-Paul 
Beaulieu de même que I'arcl-iitecte et l'entrepreneur. Monseigneur 
Forget acwpt;i de prendre la parole : 



Cerce rmi~vcdle &lise, ddcla ra-r -il, cloit Gr I-e i d  nc gi-ancle lecoil, 
p a r t i c ~ ~ ~ i è r e . ~ n m t  pour les enfants ; elir doir k u . r  rcrppele?- 
coii.scain rricnr ie dc=oi.r qlre les ch retiens cloiam~r acoir porlr 
Diezi et les clinses diuiizcs, ainsi que l i ~ n i o l t  qig toits Ics 
paroissietiç doivent ciliérei- cliitoil r de leui- mire, daris une ni&,-rie 

pei~sée  et lin ~?iême idénl 2 (1). 

L'omniprésence de l'Église 
La moriilité des estivants 

Jusqu'b la t'il1 de  la seconde guerre ~l~oiidiale,  la pziissance d e  
l'Église, :III Québec, derne~ira incontestable. Sa force d'en- 
ccidrement errplicluait en partie son poiivoir : en 1941, i l  existait 
dans la province uri religieux {masculia oii Féminiii) pour 
87 catl~oliqiies. 

Dans les petites pa.roisses mrliles comrne ~oiilt-PRUJ-de-l'île- 
nus-Noix, le clergé supervisait presque tous les aspect.s de la 
vie spirituelle et socia.le. Sur le plan spiritiiel, le grand iiombre 
de manilestatioiis religieuses servait h inai,ntcriir RLI fil  des S ~ ~ S O J I S  

la feri~eur des fidèles. Des fêtes comme 1'Epiphanie ( le 6 janvier), 
I'Ascensioii (40 jours après Pâques). la Toussaint (le pre- 
mier novembre) et 1'I111macul~e-Concep~i~il (le 8 décembre) 
jalonnaient I'aniiée liturgiqiie. L'assiscat~ce B In inesse y était 
obligatoire. 

Des périocles conirne le Carême (les 40 jours précédant 
Phques) ec l'Avent (les 4 senlaines menant 5 Noël) incit.aiet~t les 
paroissiens à pratiquer le jeûne et la péniterice. Les Quarante- 
lieures (période de quaraiité heures consécutii~es peiidant 
lescluelles o i ~  exposait le Sain t-Sacrenient daos l'église, des 
citoyens se reliiya.~it jour  et  tiiiit pour l'adorer) et les Quatre- 
Temps (3 jours de jeUne et de prière ail débiit de  chiiqiie saison) 
constituaiei~t également des momeiits forts. Saris oublier la Fète- 
Dieii, e n  jiiin, empreinte de solennité, où avait lieii Iine procession 
dans Ie village, le c u r é  transportalit le Saint-Sacremeiit sous un 
dais jusqii'au reposoii. (2). Ces processions écaieiit soig~~e~iserneiit  
planifiées. Eii 1930, l'abh6 Piché fisnit ainsi l'ordre des partici- 
pants : 

r D'cibord lu croix er les drtw cizunc1eliei.s. szc.ivis des dcimes de 
Sctinte-Anne acec leur liu?iriiGre! puis les dcirnrs et dc.nioiselles, 
les honimes et jeuries gens, les e'11fii.rtts de C J I ~ C . L I ~ ,  IP dois, 
ntessieitrs les clutntres cc les ~iiargti iliiers ï l i c  bail, le -in0 igu i l -  
lier sortcrnt de cliargc. ensu ire m.oiistelrr le riiaire. nicssieic rs les 
Qclieoin.~ et messietc r-s /es conz~it.issni~-es d'école. 1) (3) 

( 1) l,r C'nrisdn I?rnnçnis, dEcriiibrc 194 1. 
(2) Le (1:ii.c. dtait un oiivrage eii tissii rnniritriiii mi-dessus di1 ciirci, Icirsqii il transpoi-inic Ir: 

Sniiii-Sacrcrneiit. I I  s'agissait d'iiiic rrinr<ltic Jc rchTrc.r. 1.c ic!ii~sriIr 6tnii I'cizdro)r oïl 
I'nn pnsnir le Saint-Sacrcmriit, nvnni tlc rcveiiir ii l'église 

(3) .Inunial dc hord di1 cilrd :\dolphc Pich(, 



S'ajoutaient à ces cérémonies les vêpres, chaque dimanche 
après-midi (où l'on récitait une partie de l'office divin), la retraite 
annuelle du Carême, qui durait génkraleinent une semaine, les 
Rogations (trois jours de prières pour les biens de la terre), la 
cérémonie anaiielle au cimetiere, le premier vendredi de chaque 
mois, qu'ori soulignait de façon particulière, l'obligation de faire 
maigre toiis les vendredis et diverses autres démonstrations 
secondaires. Pour uri catholique, les rappels aux devoirs de sa 
foi ne manquaient pas ! Une fois l'an, le curé effectuait 
sa visite de paroisse pour dresser un bilan de cet environnement 
spirituel. 

Côte social ou laïc, les organismes existants relevaient la plu- 
part d u  tenips du curé et pouvaient difficilement mettre sur pied 
des activités sans qu'il les approuve ou les chapeaute. Le cure 
Adolphe Piclié (1928-1937), pour lin, siipervisait tout ce qui se 
déroulait clans sa paroisse et n'hésitait pas h donner des consignes 
aux fidèles, même lorsqu'it s'agissait de sujets n e  relevant pas di1 
domaine de  la religiorl : (( Conservez le peii d'argent que vous avez, 
leur demanda-t-il en 1931, lors de  l'organisation d'iine tonibola, 
dails un but qu i  intéresse la paroisse, de préférence à tout autre 
spectacle pour lequel notre Fabrique ne retirerait aucun 
bénéfice » (1). Ces tombolas étaient d'ai tleurs soiivent organisées 
par le curé lui-même en collaborat.ion avec les associations 
locales. 

En 1936, i l  specif'iait qiie les fonds de  réserves des congréga- 
tions (Darnes de Sajnte-Anne, Tertiaires, Enfants de Marie) 
devaient être déposés en banque au compte de la Fabrique et qiie 
celles-ci ne pouvaient payer aucune dette sans sa sigi-iature. Elles 
devaient, il va sans dire, présenter régiilièrement leurs livres au 
cure pour approbation. L'existence de ces divers regroupements 
de laïcs favorisait t'établissement d'lin véritable droit de regard du  
curé siir les activités sociales, ail demeura11 t fort limitées, des 
pnroissieris. 

En juin, le curé se rendait dans les écoles en cornpagiiie de 
commissaires, ,?fin de faire passer leurs examens de fin d'année 
aux eli.\-cs. la veille des vacances, il ne manquait pas de nlertre 
en  garde les parents coricre les dangers qui poiivaient guetter leurs 
enfants durant l'&t& : 

K Que ires paren.ts szt~deil lenr leurs enbnts, leurs jeux et leurs 



cnrilnrdes, poui- &;,Tm tout desc~scrr duiis la vertii. Ayez-les 
sous cos yeux. Kc. les laissez pns trop joiier adleurs, doniiez- 
ieiir dr. l'ouwrcge * (1). 

Les tenues de plage 

f l  fut lin domaine, à Saint-Paiil, endroit oii la villégiature 
acqiiérait sans cesse de I'importarice, que le clergé ne put janiais 
14ritablcrnent discipliner : celui des tenues d'kt& et cle plage ! Les 
ciirés Adolphe Pich6 er Pnlménas Georges eiireiit beau faire de  
violentes sorties siIr le sujet ,  dérioncer publiqiicrnent les 
« coiipnhles )i, le probIème persista. Car les cstiva.nts provei~aient 
de l'estérieiir et 6chappnjetlr 5 Iciir influence. Voici quelclues-lins 
de leurs commentaires sui- In cluestion, qiii en feront sourire plus 
d'lin : 

« Que messic3u.r.s les Iiôreliers auient d i l  iie rnaniive consta nte il 
ce qiie les inessicurs et les daiii.c?s qtii se baignent (ie.-ùr*i~t leurs 
Iiiitcls nieric iin c ~ s t i t u i e  cle bain conueiinble el ne ju.mcris per- 
mecf re un clesliabili4 eJfiorir 6, uuiwincnr cela tie iluus portera 
Pus bo.iiizeitr. » Mdolpiw Pichb, jziiller 1931) K 

Polir nicler Ici honue teriiic szir notre plugc, i l  se-rail 
soiihccicu Ale.. . crite le C;o?iseil de Ici puroisse nmn-nte  ut^. ~nrdie i i  
[le In morale cc de in tenue des personnes qzri viennerit nous 
visiter. . . pour (lue les costir ines soi.ent décen.ts et pour la bori~~e 
renomindc. de In ptrrnissc.. LY (Acl»lp/ie Picllé, ci02î-t 1932) 

« Vii1kgia.te.u w, clur. [.out SC passe a.uec une gmnde d istin.crion 
de  nzcr nikres.. . que les costu.mes dkrrio7itrerzr i1n.e gi*cin.cie 
décence et ne s o i e ~ r  jcimc~is uiie ccitise de scct~1tdaLe pour per- 
soline. II n'est pas col.iz.ennble qtie 1'011 uiei~rg au  aillcge eii 
cr?sriuna de  bcriil. Celn ire clt2nionrre pas m e  personne distin- 
Rilke nirris de Bas dtrigc. Ccs sortes de persoii.ries 77e s0ii.t pus 
d6sirables niille purt ar n.cii1.q it'eii ctvo~is pas besoi~i. pri.r ici. 
Que i i i iz sncl1.e se respecter cc vniis crottvtirez si1 recozlr 10 con- 
sidBrnlion et le respect. ,) (r-lclolplic Piclik, juiller 1933) 

« V0ii.s Gres ?iomli.reiix e.ri cncnraces d'éré pcrnni riou?;. .l'ci1 suis 
ji'er, vous me paraissez et?-e cuits d e  lii.u.wes juiiiilles catiu- 
tiierines et ca~lzoliqites. C'est poii~rc/iioi je déplore cmec OOUS ln 
pi-esencc de qirelques ru res evceptions, q q c  i je I'espért! i1.e sont 
pus de itocre mce et de notre croya.nce. rntris qiti noi<s dksho- 
t1.orei.u par leurs COSLL~ mes L'}wii.iPs, se pi-omcnn iit prcsqzre nires 
sur des bicjclettes à rrctaers 31.0tt-e village. Si C E S  personnes 1i.e 
se L T O L I . V ~ ~ I C  pas assm iticir81-essa~ires porir iwtir public de Saiiit- 



Puul quaiad elles sonr hnbilikes modesremenr, elles n'ont q z l  'ri 
fi4quenter les puys no?? ciuilisés el  ne pas venir g û c f ~ r  
le ~nagnfique spectacle jam.ilia1, honnOte et discingii4 que 
votrs nous dorinez pendan~ les rimances. u (PnlmPnus Georges, 
.juillet 1943) 

En 1944, le Cercle des Fermières eniboîta le pas. h son insti- 
gation, des petitions circulkrent dails 1a paroisse réclama.nr du 
Conseil miinicipal l'in terdiction di1 port de maillots de bain dans 
le village. En juin, le maire Ernest Poissant et  son conseil adop- 
térent Lin règlerneilt, dans lcclilel on ktablissait <' que le port de 
shorts et de costumes de bain (était) interdit dans tous les 
endroits publics de la municipalité, sous peine d'une amende de 
dix dollars. u 

La législation rniinicipnle n'obtint pas davantage de succès que 
les effoits des curés. Elle ne suscita q u e  railleries et boutades. 
Plusieurs an17i.e~ plus t.ard, on  évoquait encore en plaisantant 
cette initiative r c l c v ~ n t  de In pniderie. 

Quatre mois sans Conseil 
En janvier 1943, le nuire  de Saint-Paul, Joseph CIément, en 

poste depuis 1939, céda sa place A Ernest Poissai~t. Formaient le 
Conseil avec ce dernier Anthime Bisaillon, \Villie Duclos, Orjgène 
Gagnoii, Darnien Ethier, kliiile [.,andry ec Adrien Cloutier. 

Quelques jours avfi~it l'assemblée prévue po~i r  le 3 mars de 
cette mênie année, les canseillers Anthime Bisaillon et \Villie 
Duclos requrent un bref Quo tvarranto, Lin acte de procédiire à 
l'encontre d'une personne n e  remplissant pas toutes les 
condit.ioiis requises pour occuper une charge 1-t~unicipale. Les 
deux conseillers remirent aussitôt leur lettre de démission « pour 
raisoris majeures ,). 

Dans les jours qui  suivirent, la municipalité reçut notificlition, 
de la part de l'avocat Stanislas Pouliri (originaire de Saint- 
Valentin), dia défaut possible de qiialification pour siéger de deux 
autres coriseillers, Damien Éthier et Origène Gagnon. Ces 
derniers reyureiit effectivement des avis les enjoignant de ne plus 
prendre part: aux asseniblées régiilières du Conseil, faute de 
qii:ilific:ttion 31 cette fin. 

II s'ensuivit un imbroglio tant juridique y u'admiriistratif, qui 
empêcha totalement la gestion des affaires miinicipales. Du 3 mars 



ait 23 jiiin, à défaut de quoi-uin au Coiiseil, on xie piit tenir aiicune 
assemblée réguliére. 

Siiite à cette impasse, 17aTFaire se t.ransporta à C)iiébec. Par 
arrêté en Conseil du go~ivernerrici~c proviiicial et par décisioiî du 
lieiltenant-goiiverneur, de nouvelles électioiis furent annoncées 
pciiir le 23  juin afin d 'd i re  quntre iioiiveaiis conseillers. Les dliis 
ftireiit hSédéric Bécliard, Arthur Tralic~n, Philippe Bisaillon et 
Martial 'frernhlay. D i s  ans pliis tard, le conseiller d&rnissioni~aii-e 
Aiithime Bisaillori a.llait occciper la ~iiaii-ie pour uiie période de six 
ans. de 1953 à 1959. 

L'affaire Philippe Noël 
Au début de I'annéc 1949, les Paiilinois apprirent avec stupé- 

faction le décès, dans des circoristances troubles. de I'assistniit- 
secrét.aire-trésorier de la tmunicipaIit4. 

Résidant h Saint-Pnul, citoyen apparcnirnent sans histoire, 
marie et pere d'iine jeuiie fille, Philippe Noël exerçait diiris les 
nrinées qiiaraiite le métier de pêclieur. pour lequel i l  possédait, 
dit-on, une grande habileté. 11 assistait en  uiitre le secrétaire-tre- 
sorier m~inicipal, le 11ot:iii-e Jesn Meuiiier, lequel ne participait pas 
i toutes les nssemblées du Coriseil. 

Le 18 j~nv ie r  1949 au matin, un  adolesceilt fit I~I clCcoii\~erte 
du corps de hl. Noël siir I n  rive ouest de 13 riviérc l?ichelieii, ü la  
hauteur de l'Île-aux- ois. Comme le cadavre portait des rnarqiies 
évideiiteç de violence, I'escouade des Iian~ieides de 1a police 
provinciale s'aniei~n snr les lieus. On nota une coupiire aii riez et 
iine autre au front. Gautopsie révéla cl~i'il. avait succombé à unc  
frnctiire rle ln base di1 crâne. 

Les enqiiêteurs ne doutaient pas avoir nt'fsire à iine caiise de 
meurtre. Ils exclurent d'ernblee le 1.01 comme mobile du crime, 
piiisq~i'iine somme de S208. avait été trouvée en fouillatit les vête- 
ments de la victime. 

ALI cours des jours qui siiivircnt, les policiers qucstion~ièrenc 
de iiombrez~ses persoiiiles de  la région poiir teriter de dkco~ivrir 
unc piste. A Saint-Paul, les rumeurs allaient bon trniii. U'auciins 
affirmaient qiie I'enquete ne progressait pas parce qu'on s'étzit 
chargé de la neutraliser à l'aide d'argent 



Quoi qu'il en soit, le rnystère dernezira entier et  l'affaire 
Philippe Noël ne fut jamais r&soliic. Si meurtre i l  y avait eu, son 
auteur s'en tira à bon compte. Pliilippe Noël était âgé 5 son decès 
de 44 a.ns. 

Ébauche du service d'incendie 

11 n'existait à toute Tin pratique aucun service structuré et 
adéquat de protection contre les incendies, h Saint-Paul, avant les 
annees soixante. II fallait s'en remettre, e n  cas de force majeure, 
aim villes et localités avoisinantes plus popilleuses, telles Saint- 
Jean, Iberville, Napienjille oii Lacolle. Mais leur éloignemeiit 
diminuait souvent l'efficacité de leurs interventions. 

En 1932, un représentant de la maison J.H. McCarty, de 
h4ontréa1, avait contacte le Conseil municipal, lui proposant 
l'achat d'une pompe h incendie «. d'iine capacit.é de 200 gallons 
irnpériniix à la niinilte, avec 2000 pieds de boyau en toile de  
2 1/2 pouces plus les accessoires, pour la somme de 51300 B. 
L'oi'i're plaisn.ir de toute éviderice aux élus. Mnis on se trouvait 
alors en plein coeur de la crise economique et on limitait les 
dkpenses. Après etilde de la qiiesrion, on repoussa l'acquisition à 
m e  date indéterminée et on n'en reparla plus. 

En 1941, le maire Joseph Clément rencontra le Corlseil de 
Saint-Jean, dans le but de co~iclure avec lui une entente selon 
laquelle la ville mettait ses équipemelits de lutte contre les 
incendies à la disposition de Saint-Paiil, en cas de feu. 

C'est à l'automne 1948 que le Conseil procéda ?i l'achat d'une 
preinière pompe A incendie, ati coût de 51200. On nortlrria égale- 
ment les premiers poinpiers de la paroisse, 1'ilda.c Arteau (chef), 
Roger Deneaiilt, Rorna 1-Iébert, Roger Gosselin, Eugène Fortin, 
Joseph Savage e t  Roger Trahan. 

On remisait la pompe feu dans le garage de  M. Roger 
Deneault. En 1951, on lui versait 2%. par mois pour ce service. Si 
on se rendait sur les lieux d'un incendie à I'extdrieur de  la 
paroisse, on esigeait des frais de $25. pour la sortie et de 85.  
l'hezire pour la pompe ec l'ensemble des pompiers (1). 

(1) I~lrsque les pnnipiers de Saint-Jean ienrilenr h Saint-Paiil, ils demondaienr 575. pour In 
preniidre heure et $30. pour chaque licrire suppiéinenbiie 



EII 1955, on accepta I'ofFrc du village de  Lacolle, qiii offrait le 
service d e  ses pompiers, moyeiinnnt un montailt de $50. pour la 
preniierc heiire ec de $25. pour les beures additionnelles. 

blême 5 l'aube cles ~izii6es soisante, I'efficacitb di] senlice de 
Icitte contre les jnceiidies de Saiiit-Paul s7avc5rait fort liniitée. On 
possédait e n  fait une sin~ple camionnette, sur  laquelle o i ~  avait 
insrallé une pompe et quelques centaiiles de pieds dc boyau. On 
se conteiltait pliis souvent qu'aiirrement d'arroser les décombres. 

Sécurité 

CôtC skciirité, le Conseil noinrnli, en aoGr 1947, deux consta- 
blcs iiîiinicipnux, MM. Vildnc AI-teaii et Rolsrid Leiniecis. 11 s'en- 
gageait h leur procurer un insiar: et iine aiAmc, afin qii'ils assiirent 
( le rnajncien de l'ordre et le respect des règlemeiits et résolutions 
clu Conseil c1a.n~ les limites de 13 rniiilicipalité ». Décisioil étoil- 
nante, le Coiiseil acceptait de leur ceder la moitié des firnericles 
perçiies au cours de l'exercice de leiirs t'oiictioi~s ! Certaiiis y 
vireiit pi-obal~lcmei~c iine possibilitd de conflit d1int6rêt, puisque le 
mois suivaiit oii opta pliitbt pour l e~ i r  verser 60.75 pour ch;ique 
lieure de travail. 

Eii 1956, on engagea hl. Corîrad Gamache conime chef 
de police. Celui-ci ne ti-a\laillaic que siir ordre du Coiiseil et 
recevait poiir ses services $1.00 l'heure et 80.10 le niille pour ses 
dép l~cen~en t s  ! 

Le milieu scolaire 

L'école primaire au début du 20e siècle 
Lorsque, le 17 juin 1950, 1;i Cornmission scolnire de Saiiit- 

~aul-de-l 'Î le-aux-~oix acquit de la Fabi-ique le terrain siir lequel 
allait 6trc construite la furure école centrnle de la niuniciprilité, 
elle niettait t'in à l'existence dans I:i paroisse d'institiitioi~s sco- 
Inires remontarît fort loin dans le t.emps : les écoles de  rang. 

1,'éd~ication primaire, jusqu'en 1922? se résuiliait A bien pcii : 

elle comprenait quatre années d'école (( primaire », deux années 
d'école ~ l iodde  et clellx années  de niétier. !1 n'existait aiicuiie loi 
de fréq~ientnrilin scol;iire. En 1301, hIonseigneur Bruchési, parmi 
d'aiitres, s'était fermenierit opposé Li uiie relle mesure, au norn de 
la protection de l'autorité p:iternelle (1) 

( 1 )  Ce n'rst qu'en scptciiihre 1943 qiic Qiiéhec nduptii iine Io1 Cinhlicsn~it I'iristriicriciii 

cililigaroirc Iwiir Iee eniaiirs dc b ans A 1-1 ilns. 



L e x  grtr~rnn <IL- l'cicnle  ICI .3. urr coin tlc ILI ryirtc 22.3 et (te In Se ligne. (,II 1931. 
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11 existait alors 5 Saint-Paul trais écoles. Cécole no. 1 se 
situait mi-cl~einin entre la rl~onrée 1-lay et la moiitée \Tan Vier. 
Elle servir plus tard de résidence B In fiirnille de 4.l. Don;it Gravel. 
L'école ilo. 2, dite ecole niocléle », sise au village, occupait u r i  
local situ6 près de l'actuel corrimerce Fleiinr. Cc batinlent n'existe 
plus. L'école ilo. 3 se t.rouvait it l'intersection de la 2e ligne et de 
l'act~ielle roiite 223 (coté nord). Au début des aiinkes soixante, 
elle était habit& par la famille Antonio kleuniei-. 

A Saint-Paul, cornine dans la pliipart des localires nirales, 
l'école modCle (gbnéralement située ;iii village et dispcnsailr les 
Se et Ge années) dcmecirait qiiasi itiaccessible aux résidants de la 
campagne, puisqu'il n'existait évidenimeiit auciin transport 
scoinire. Les enfants de cul~ivateurs. incapables de s'y reridrc-, 
abaildonnaient donc soiiveiIt l'écale à 1;) fi  t i  du premier niIpeau, 
c'est-à-dire après Ieur 4e année. Plusieurs d'etirre eirx, les gnrçoris 
surtout, ne fréqiie~itaient d'ailleurs les classes qiie durant I'Iii\lci-; 
ils quittaient dès que débutaierit les travaux de la fernie. (Suant 
aiix filles, elles se consscraient pour 1fi plupart très tôt a u s  
taches ménag&i-es. 

En 1922, le gouvernenicilr Taschereau i~~odif ia  le systèinc sco- 
laire pour palljer à cet.te sitii;~tion. Ide niveau primaire offrait 
dc5sormnis sis aiiiiées de .I prirnziire - élkxileiitaire », s i~ i \~ i e s  de 
deiix annkes de u primaire - cori~plérnentaire P .  Les petites écoles 
de rang dispensant dc's lors les six premières aiinkes di1 primaire, 
on espérait inciter les jeunes ruraiix s'iiîstriiire cjavatît;ige. 

Réalités scolnires d'une autre époque 

Eii 1936-1937, Irène bis ail loi^, qui  enseigna ù Saint -Paul 
jusclii'h 1.1 fiii des années ciiiquar~r.e, recevait un salaire de $350. 
par année ! Ceci coniprei~ait l'alliimage des feus ec le rletto!v:ige 
di1 local. Car les iilspecteurs d'écoles régnajeni: eii ma.îtres et ils 
nc niancpaient pas de  blâiiier I'instiriicrice s'ils jugeaient l'école 
mal etitreteilue. Ils suggéraienr sans hksit.er A U X  ~ o i ~ i ~ ~ ~ i s s ; i i r e s  
locaux le congtidietneiit d'une eilseigilante, si les résultats ohtenlis 
par les enfo11ts ne les satist'aisaierit pas. D'où la d6férence des 
iustitritrices ?i leur 6gard : ils clb~enaient Ic pouvoir de leur faire 
perdre Iciir emploi et leur réputntioii. L'inspectetir attribuait utle 
note sur dix h c!iacune d'entre elles et trtmsmet.tait soi1 é\;aluatioi~ 
aux coin rnissnires. 

Eri cette même année 1936, I'irispecte~ir d'écoles Napoléon 



Piotte, dans son rapport de visite des écoles de Saint-Paul, 
constatzt avec stupéfaction qu'une jeune fille frécl~ientait l'école 
no. 1 en culottes )> (en pantalons). « Cela, écrivit-il aux com- 
missaires, m'apparaît tout A Fait incoriveriant. Si elle ne peut se 
présenter a I'écoIe en robe, il me semble qu'il vaudrait mieux 
qu'on lui conseille de s'abstenir de frkquenter la classe » (1). 

Preuve que les mentalit6s ne changent que très lentemeilc, ce 
~i'est qu'en décernbre 1970 qiie les commissnires acceptérerit le 
port du pantalon pour les Cilles à l'kcole, excluant le (r jean ». 

En 1938, la population des écoles de Saint-Paul s'établissait 
comme suir : 

Ecole no. 1 (siid du  willuge) 1 2  garçons 
3fille.s 

gcole no. 2 &illuge) 20 garçons 
13 fil1c.s 

École no. 3 ( w d  d.1~ viLluge) 12 garçons-"- 

En 1944, les conditions salariales s'étaient quelque peu 
améliorées : l'enseignante 1-Iélène Gagnon recevait 8550. par 
année, plus une prime de $15. pour le ménage. L'inspecteur 
déplorait par aitleurs le fait qiie dix garçons et quatre filles de la 
paroisse, Agés entre 14 et 17 ans, ne fréquentaient plus l'école. La 
loi établissait l'instruction obligatoire jiisqu'à l'âge de 14 ans, inais 
il encoiirageait fortenlent ces jeunes gens h poursuivre leurs études. 

L'école centrale avant In lettre 

A compter de 1940, les iiispecteilrs dkplorérent rkguliérerilent 
les lacunes des écoles de Saint-Paul : exiguïté des lieux, éclairage 
déficient, mobilier inadéquat, rnanqiie d'ent retieil général. En 
f6vrier 1945, l'inspecteur Arsène Brilloi~ constata dans son 
rapport E( le rnaitvais état de l'école dii village et des écoles de 
rang ». ((Commerit voulez-vous, écrivit-il aux comrnissaires, qiic 
les jetines ainient l'école et perforinent dans de tetles condi- 
tions ? » Il  leur suggértl d'envisager la possibilité de  n',?voir qu'ui-ie 
seule école centrale dans 11iiit6rêt des enfants. L'année suivante, 
la situation demeurant inchangée, i l  écrivit : 

(1) hrcliives de In Cornmission scolaire de SaintJean-sur-Ridielieu. 



a LScolc dtr villcge n'esr vrniine?i.r plus ~ ~ I é r ~ t b l t .  De pliis, les écoles no. 1 
er 3 exigercrient cl'importancas i.6.ii.ovations * (1). 

L'iclée d'une école cei~trale li t  Ientemei-it son chemin. En mai 1947, 
les coniniissaires grnile Laildry et Arsène Régnier proposèrent que  In 
Cornrnission scolaire s'cnrliiiére auprès du Ministère de l'lnsti-uction 
Publique du montant que 1'011 pourrait obtenir en guise d'octroi, advenant 
1:i constriictioi~ d'une école au village de Saint-Paul. 011 évoquai[ alors un 
coût de construction variailt eliti-e S25,000. et 530.000. 

Quelques rnois plus tard, en août 1947, les deiix rnêmes commissaires 
su@é~-Cl-cnt que les trois arrondisserneiits scolaires de  !a  rntii~icipalité 
n'en forrneiit qu'un S C L I ~ ,  qii'on consti-uise iine école centrale sur le ter- 
ruin situ6 en face de l16,~li.sc ct: appartenant i~ la Fabrique de Saint-Paul, ec 
que les ei~fai-its soient i~ l'avcnir trai1sport.k~ gratuitenlent aux frais de la 
Coinmissioii scolaire. 

Cela peut sembler aller de soi a~ijourd'hui, mais i l  s'agissait B I'epoclue 
d'iiiie véritable petite rc5volii tion. Depuis des décennies, on se rendait à 
l'école de son secteur à pied et les klèves dcs cliffércilts degrés se rasseni- 
blaicnt dans un local uiliclue, avec la niêrne enseignante. La ilouvelle 
école centrale allait changer t o~ i t  cela e t  permettre h tous les enia11t.s de 
la paroisse d'accéder h un enseignement primaire d e  meilleure qualité, 
susceptible de les ameiier 21 poursuivre plus avant leurs études. 

Unc école née dails In controverse 

Des d i~wgences  d'opinioii surgirent 3 propos di1 site de In tiiture 
école. En décidant de la cunsti-iiire di1 côté est de 1a roiite, on la coinçait 
littgri-ilement entre la ruc et le coiirs tl'eaci appelé 6 le iilarais ». Plusieiirs 
estiniaierit qu'il existait de bieii nieilleurs endroits ail village pour la 
localiser. 

En février 1948, les commissaires Ernest Poissant et Félix BisaiIlon 
sugCi-érent que l'on songe à u i ~  enlplacen~ent plus propice. lequel serait 
possiblernent situé di1 côté oiiest de la route. Mais 011 ]le retint pas leur 
proposition. 

Au cours des deux années sui\lai~tes, on suggkra la Commission sco- 
lajre trois sites pocen tiels. D'aboi-d un terrain appartenant  B ?VI. Chz~rles 
1-lébel-r, situé cn face de  sa rnaisoil, du côté est cle la route, à la sortie nord 
du village. Ernest Poissilrit et Félix BisaiIlon, pour leur part, proposèrent 
l'achat d'lin terrain appartenant à iVI. Roland Thibodeau, ayant façade siIr 

( I )  Archives dc In Commis?.iori scol>~ire rlc S~iiir-Ja;iii-s~ir-Kichvliau 



A I .  cr \hie Murrit11 7'rcnablct': I ' i .~ . . \ i~ici~t  rlu Iri (:(i:rarni.ssi(iii sctilriii-c dii i ~ r i i  t phiuimlrs unnées. 
hl. fieiriIil.\' ~'oppiosn jeniiciiier~t ii Irt ci~iisri~iictir~ii tic 1'rir:olc cciirrcilc cii face de I'c+li.vc. 

la route, côté ouest. Si ce site fiirait éti retenu, l'école aiirait été 
érigee aiix environs de l'hôtel de ville actuel. Enfin, certains 
privilégiaient le sjte de  la vieille ecole du village (près dci com- 
merce Fleury actxiel). On pouvait, selori eux, résoudre te 
problème d'espace de cet emplaceine~~t  en acqiikran t des terrains 
adjacents. 

Les plus ffl.roucl-ies opposants au projet d'école en face de 
l'église furent MM. Acli-ien Cloutier et blartial Trembla y. Uès 1948, 
ils pressèrent In Fabrique de rejeter l'offre d e  la Commission sco- 
laire de louer par bail enipllytéotique (1) oii d'acheter le terrain 
en question. .\[C.nie Motisejgneur Forget, dont  on devait au préa- 
lable obtenir lYapprob:itioil pour effectuer la trnnsaction, ne s'y 

(1) Bail de '>Y ans. 



montrait pas très Favorable. Le 12 janvier 1948, il écrivit au ciiré 
Roland Arcl~arnbaiilt iine lettre oii il  reprenait les objectioi~s 
soulevées par les opposants : 

r Cher monsieur le Curé, 

Vos commissuira posent cle noilueliic. lu question de  l'achnt 
d'un terrain upparrena.n-t ù eioire Fa-l>riqu-e ec sirué tout e i z  Jace 
de votre église polir y construire une école. 

Ifo.us n ignorez pcis pl-us qzre rios commissaires ce que j e  pet~se 
de ce site pour une école. Il est d 'orclinuire trés ao~~i.t~geu,.c qzie 
I'dcole soic sinide 13 proxirnic& de !'église: ??zuis dans Je cris 
pi-esenr, le terrain convoité nt.@ paruîr trop ex9igzi pour I'éta- 
blissement 4'un.e école et pour l'c~rn~m~~gemenr de cours rie 
récréation, non sariemeni pour les enSu,its, mais airssi polir les 
jeunes gens, donc n.os corn ntissions scolni~*es doiveizi se preoc- 
cuper er ù  pli elles doieie7i~ assurer d a m  /mirs cours d'école de  
vastes terrains po1i.r leurs loisirs. Sm1.s doi.ltc ce terrain poirr- 
ra s'agrcirid ir, mais Je crains que ces jr0i.s dhgmndis.sement à 
ntêrnc le ~ ~ ~ u m i . s  voisin se r&i]éle?i.t si  élevks qu'on y renonce Cc 
jupnnds et q z i - e  I'4cole reste to~tjours isolke ntix a6ords c l ' i ~ i z  
ma récuge. 

C'est lù Ilne questio-n q ~ ~ i  est pl.iitô~ d e  I« cvntpére?ice de .vos 
co.in.missaires, niais je les prie  de itr bisii étwlicr ocnnr de ne 
rien faire de d&finit$ Polir m.a pnrc, j e  iiJuii.rai pu.s clhutre 
objeccio?r ti eridosser la. drcision des francs- cmiai~ciers de c ~ t ~ i  
&end de disposer de ce domaine, pi-oprikrd de leur égl.isc. 

A?tasiixse Forger 
E.c?êque de Sai.?tr-Jen pi ( 1 )  

En mai 1950, les marguilliers décidèrciit à 11 contre 7 ,  et mal- 
gr4 la vive opposit.ion de h43I. Cloutier et  'l'remblay, de veildre le 
terrain B la Comn~ission scolaire poiii- la son-in~e de S1800. Une 
asseniblée dii paroissiens entérina cette décision prir un vote de 49 
contre 16. 

hiais les opposants ne désarmèrent pas pour autant .  Adrien 
Cloutier, Jean-Albert G,@non, Félix Uisaillon, Martial Tremblay, 
Émile Clément, i\llédéric l3échard et Alcide fichier intentèrent une 
action cont.re le curé et les margujlliers de In paroisse, afin 
d'obtenir 1'~nniilation de l'assemblée du mois de mai (au cours de 
laquelle on avait accept.6 la vente). 

(1  1 :\rclii\~vs dç ln Fabrique de Saiiit-Paul-rl~-I'~-:~ux-~ois 



Tls croyaient avoir trouilé uri point faible chez leurs adver- 
saires. Selon eux, I'a.ssemhlée avait été tenue i llégale~nen t , 
piiisqii'elle n'avait pas été prCsidée par le curé de la paroisse. En 
effet, pendant quelques semaines, A cette période de 1950, le 
r&véretid Père Anastase Hay avait remplacé Ic curé 
Archambault. C'était donc lui qui avait assisté aux deux a.ssern- 
blées acceptant la vente. De pliis, affirmaient-ils, deux person- 
nes avaient voté en faveur de la résolutiori en se pretendant i 
tort ariciens marguilliers. 

Le 4 juin 1950, lors d'une assemblée de paroissiens ?i 1a 
sacristie, la Fabriqiie, siir proposition de A4. I-\i~tliiine BisailIoil, 
dkcida de contester la poursuite e n  Cour Supérieiire, e n  niant le 
bien-fondé des motifs invoq~iés, et  de procéder de l'avant dans le 
dossier. Au cours de la meme semaine, la Comn-iission scolaire 
approuva l'achat du terrait1 de La Fabrique, repoussant les argu- 
ments que lui présentaient Felix BisaiIlon et Alcide gtl-iier, selon 
qui le terrain etait impropre à la construction d'une école. 

On signn le document officiel le 17 juin 1950, (levant le notaire 
Hector Moreau, de Saint-Jean. Le prix de la transaction demeu- 
rait fixe h $1800. La poiirs~iite ne fut toutefois pas abandonnée. 
Le 24 janvier 1952 (il11 an et denii plus tard), veille di1 jour fixé 
polir la cornpamtioii e n  COLIT, les po~irsuivants confessèrent juge- 
ment, reconnaissant qiie leur appel etait sans fondement. 

En août 1950, la vieille kcole du village ht partagée pour y 
installer plusieurs classes en attei-idant la coristruction du noiivel 
édiiice. On procéda ensuite à. I'enibaiiche du premier trans- 
porteur scolaire, h l  Donat Boudreau, dont I'aiitobus pouvait 
accommoder une trentaine de passagers (1). Eri ddcembre 1950, 
oti adressa une demande 2 l'évêque de Saint-Jean pour qiie des 
religierises prennent charge dc la fiiture école. 

T l  ne restait plus qu'A débiiter les travaux, lesquels furent 
octroyés à la firme Jean-T'a~il Trahan. Les plails de l'architecte 
Roland Dumais prkvoyziient un eclit'ice en brique d e  2 étages coni- 
prenant quatre classes, un logement pour les religieuses et une 
vaste salle au  sous-sol. 

( 1 )  noiint budrenu transportn pendant qiielque temps A In messe di1 dimiinclie Ics 
paroissieiia de In camptikie ne possCdniir pas d'autonio!>ilc.. 



Les coùts s'établissaient comme suit : 
École : $59,875. 

Arc11 itecte : 6 3,000. 
Coilt totul et Ilnul : 885.000. 

Québec s'engageait ii verser un octroi de S25:OOO. Le solde 
desait etrc financé par voie d'empruiit. klais la Commissiot~ SCO- 

laire n'était pas a u  bout de ses peines ! hl. Martial Trembla. se 
présenca b une assemblée des commissaires, avec en mai11 une 
requête cornportant 28 noms, laquelle esigeait la teniic d'un 
rélérendiim sur l'emprunt. La réiinion h)t houleuse et doriiia lieu 
,i de vives discussions. Les cornmissaires refusèrent néanmoins 
de céder 4 la derriande et rejetèrent l'idée de tenir une consulta- 
[ion popii1;iire. 

Fin novembre 1950, h i .  Adrien Cloiitier intenta de  son coré 
u n e  fiction contre la Conimission scolaire, dans le but d'ernpe- 
cher les travaiix de constructioxi. 11 detnandait entre aiirres 
choses l'annulation du  contrat attribué M. Jean-Paul l ' rahat~ et 
atraquait siir un point de droit la résolution des commissaires d'é- 
cole fiutorisai~t le début des travaux. II obtint un bref d'injonctiori 
le 2 décembre 1950, ce qui eiit poiir effet de paralyser teinpo- 
rairement le projet. 

Fiiriecis, les conlmissaires hstigerenr leiirs opposants : 

Cerrntns contribmbles, ne compremnl ,+en UILT blmfàits de 
I Zdrtcution et se souc.illn.l peu des cond itioi~ hisrnanitaires 
déplorcclîles da ris lesquelles sont jbrcés d'c'riidier les qIc1n.c~ de 
In paroisse, ont c~p1nité les m-ots de  lu loi poocr ctrréter, ail clSiri- 
mc?i.t de toirs, le projet de coiw~ruccio?i.. . A i r s i  la Comniission 
scolaire a au ses trnonux aw0cés s (1). 

Pour rie pas retarder de pl~isieurs mois supplénieiitaires I'érec- 
tiuti de l'école, la Conimission scolaire décida de confesser juge- 
ment A l'action intentee. 

L'école centrale 

La nouvellc école centrale de Saint-~aul-de-l'lle-a~ix- ois 
accueillir ses premiers é l è ~ ~ e s  au début de 1';~tiiiée scolairc 1951- 
1952. h,lademoiselle Irène Bisaillon v occupait le poste de direc- 



trice. En 1952-1933, trois religieuses de la congrégation des 
Soeurs de Sainte-an rie s'établirent ti Saint-Paul et assum&renc la 
direction de lYicole,'oii elles résidaient en  permanence. Cette 
année-là, 1'inst.itu tion comptait 102 élkves. 

Lnitrr~hi~s .sciil<rir-e. ~.~iri<lrrir prlr \ I .  Gmiie I . ro i i l~  oi 1955. Les rlm~sfillerres soiii :Ifc~ileleiiie 
et Rohi~ii' I?thicr. f i l l r~ . s  de di. CI blrna Lioml 1:rIlicr. 

En 1953, on formula de sérieuses plaintes contre le trans- 
porteur scole.ire Donat Boudreau. Celui-ci donna sa ddmission 
sur-le-champ et résilia son contrat. Émile Laridry, alors président 
de 1a Comniission scolaire, quitta son poste e t  remplaça M .  
Boudreaii, pour i i r i  salaire d'environ $80. par mois. Les 
enseignantes recevaient e n  moyenne à l'époque 81300. par année. 

Ce n'est que le 16 octobre 1955 qu'eut lieu la  bknkdiction offi- 
cielle de l'école par le chanoine Damase Rov, curt. de Saint- 
Edmond-de-Saint-Jea.n et déléguE de  Monseigneiir Gérard-Marie 
Coderre. Assistaient A la cérémonie le ciire de la parojsse, Lucien 
Roy, le ministre provincial dri Corilmerce et de l'Industrie, Jean- 



Paul Beaulicu, natif de saint-~aul-de-l'f le-aiix-~oix, le maire de 
Saint-Paul, Anthime Bisaillon, le président de la Commission sco- 
laire, Lionel Éthier, et I1a.rchitecte Roland Dumais. 

On convia par la suite 
les invites h un banquet. 
L'Union Nationale de Maurice 
Duplessis connaissait alors ses 
plus beaux joiirs et Ic ministre 
Beaulieu rie inanqiia pas l'oc- 
casiori d'apporter u n e  petite 
touche politiqiie à l'événe- 
ment : 

a E n  visitant les Iieilx, 
dr2cla.ru-t-il, jhi étd ci .m&nie 
diidm.i-rer Ia belle école do?~.t 
nion guuverne?nerlf u dote la 
niuiiic.ipalité de Snint- 

- ~ 

- - - - 

Rifymrinrl *ni Iilny. Ycoii Cnii~crche. Jen linr Coo~ietre, ''assistance, ,iri,crt~ !i,n,xwina ,!iut~fq~ie Foi-tin. R d  Trnnhfay. 

sa]ua son depart en entonnant GU\. Cosscliii. Loiikc Gwz . .~ .  J,foiion Flmrr~:  Sc* 
noiulrc<rn. )$es C<abnrirrir. liulicrr Pahrin. Miclieline 

l'urli~son # 11 a gagné ses L r r n d ~ .  fhlnndrB,ni i ic l lc .  Fur i innt fMe i~n ier .  DFIeiiis 
S<ecy~ge. Svi-ge Illcijoiirc~u. Deiaist. ' h t i ~ h l q .  4vne 

épaulettes 8 ! Arfea?~, Gil1e.q Bni~iella. Rohnrl Smnfie. Gll1e.s 
Brorkrtr. Mrinclle h b i t i .  Liicie ~M<i>vr. Dinne 13iclter. 
Pie- Tm huii. Rotw iringloir. Brigitte Srmrrge. 

(1)  Le ['.anada Français, aoïit 1953. Rositic hh.ic-r. fnstirutrice: Alizie Aiiirrr f i 1 i ~ i . q .  



In, r.t 2c i1iiiii ,ra.\ < , I I  ( :r iri , \  10.5.1-  15/55, I lc  gcriii~lic 11 i l i  rifle 1.12 prirtant de I(ir,.icr.r,: llciié h i i ~ l i l r ~ ~ ~ .  

( k n r ~ a i n  l.<in~/tii.v. ( ; I I ~  Gos.s~~lir~. \ < ~ J J I ~ J ~ I I ~  ' h m b l t q .  .<cr<c 1 ~ ~ ~ 1 i ~ I r r ~ i i .  \+es G a l n ~ r i o ~ ~ .  
)+ils D~tyif(ii.<c. .\ciricri Lunglok. f k r i i s  Sc~r<rei,. .Scqe D.iriiri,dy. I'rnirrirtl .Ilerriiir~r. SeSgc Bccrrrdsi. 
R o p  t<i?i<lois, DmW LCICI.WL'. Roltir~d SLIL'CI~C,  Picrrc Ikulfun. Gillc\~ Brurielie 

Quelques faits marquants en éducation 
En 1960, 141 6 l i . v ~ ~  fréquentaient ll&cole. On formula iine 

demande au département de 1'Jnstruction publiclue polir y ajouter 
quatre classes. Ide projet alla de l'avant en 1961, grâce à une siib- 
vention de $34,950. du gouvernen~ent provincial, ajoutée à u n  
eniprunc initial de .S50,000. Cette mème année, on confja Ic 
transport des &lèves à Roger Uene:iult pour la sonltne cle $3,500. 

Ail début des années soixante débuta le t r~nspor t  des é1Bves 
de 10e e t  I l  e annhes h Saint-Jean aux frais de la Commission sco- 
laire. On assista par ailleurs en 1962 à lu  formation de la 
Commission scolaire régionale. 

En 1968, on rLholut  de créer, conjointement avec les 
Commissions scolaires de Saint-Valentin et de Sa.int-Blaise, 
d e u s  classes de maternelle, l'une h S:iint-Paiil, l'autre Saint- 
Blaise. On engagen à cette fi11 une jeune ei-iseignanie de notre 
rniinicipalité, Mllc Kosine kthier. Les trois Commissions sco- 
laires retinrent égalernei-it les services d'un premier directeur 
laïc, M. Atidré Beaudin. En cette même annee  débiitèrent les 
6clianges d'élèves entre les trois miinicipalités et l'abando t i  des 
classes à degres multiples. 



En 1970, l'école de Saint-P:iiil dispensait la. rnaterrielle, les 
lère, Je, 5e er 6e années, alors que celle d e  Saint-Vülentiii offrait 
les 2e, 4 e  et 7e anndes. J:,;échange d'élèves déplaçait 45 cnfarits de 
Saint-Paul vers Saitzt-\'alentjn et 67 écoliers de  Saint-TTaleiltin 
vers Saint-Paul. 

L'année 1971 constitua une date cliarnière en &ducation. 
l,'ouvertiii*e de  l'école polyvalente Armand Rlcicot, à Saint-Jean, 
Fit en sorte qu'on retroiivait dans le même édifice des étiidiants 
des secteiirs regulier, professionnel et commercial. De plus, la loi 
27 ramena de 29 ii 4 le nombre de Commissions scolaires sitiiees 
sur le territoire de la rbgionale 1-lonoré-Mercier. Celles de Sairit- 
Paul et des ri~unicipalités environ~iant.es fusionnerenr avec celle 
de Saint-Jean. Le 5 juin 1972, la Commission scolaire de Saint- 
~aul-de-l'fle-aux-NOLY tenait sa dernière assemblée régulière. 

En 1973-1974, les religieuses qui tterent les locaux c~u'elles 
occupaient dans l'école, pour aller den~eurer  dans une résidence 
près dii Richelieu, sur la I è re  avenue. Ceci permit I'ajoiit dails 
I'edit'ice d'un local pour les arts e t  d'ut1 bureau mis à la disposition 
d'un psychologue. 



En 1977. pour souligner la contribution parciculière de soeur 
Alberte Mela.nçon (soeur Marie-Aniie-Marcelle) à la cause de 
l'éducatiori dans la municipalit4 (soeur Mel~nçoi i  émit ari-jvee h 
Saint-Paul en  1952 avec le premier groiipe de religieuses), 
1' N Ecoie Cetitrale saint-~aul-de-l'?le-aux-  ois i, deviric 1' « ficole 
Alberte i\~Iellanqon n. 

Jilin 1952, après  t r en te  ails de prdsence à Snint-Paul, les 
Soeurs  d e  Sainte-Anne quittkrent la municipali té,  y 1:iissaiit 
i i i ~  escel lent  souvenir. L'écule, rehaptisCe ail nom d 'une des 
leurs,  cont inue ?t tétnoigiier de leur action passée a u  sein de 
la cornmiinauté. Le dern ie r  agrandissen-ient d e  l'édifice 
remonte  Ii 1986-1987. 

Quatre enseignants, quatre époques 

De 1900 à 1909, l'école modèle du  \fillage de Saiilt-Paul-de- 
~ 'I le-311s-~oix retint les services d'un jeune instituteur qui fit sa 
marque dans le dorna.ine de l'éducation. Aiexandre-Josaphat 
Beaulieu &ca.it ne à Sainte-Ant-ie-de-Bellevue eii 1877. 11 y Tit ses 
études prjmaires, puis poursuivit ses étiides secondaires au 
coU&ge Sainte-Marie a Montréal. Spécinlis6 dans l'enscignemen t 
di1 français et. des niathématiques,  il détenait un  brevet 
d'inspecteur d'écoles, teclle qii'il n'exerqa tolitefois jamais. 

II debiita dans l'ei-iseignernent (en 1900) dans la municipnli te 
de Saint-Paul. Il y occupa égalenient le poste de secrétaire-tré- 
sorjer du  Conseil municipal d e  1902 à 1921. Son kpouse, Rose- 
Délinla Dubois, lui cloiina hilit enfants. 

En 1909, il devint professeur à IIAcndéinie commerciale de 
Sairit-Jean, maison d'enseignement dont  il devint le principal en 
1912, coiit eri cor-itiriuant d'y enseigner. A partir de 1915, il se 
consacra uniquement à son poste de clirection et ce jusqu'8 sa 
retraite, eii 1948. 

Décori e n  1935 par le roi George V poiir services rendus à I'é- 
ducadon, membre lionoraire des principaiix de langue fr:iriçaise 
de Montréal (1945), il hit nommé en 1952 par le Premier ministre 
Maurice Diiplessis inemi-ire du coinité cntholique du  Conseil de 
I'Instruction publique. Ei-i 1954, la Commission sco1aji-e de Saint- 
Jeaii l'honora en rebaptisant l'Académie commerciale de Saint- 



Jean (< École Supérieure Beaulieu B. Lorsqu'oii jnaugura, en 1959, 
la noiivelle école secondaire Beaulieu, on dévoila l'entrée de 
l'édifice un biiste à sa ménioire. 

Alexandre-Josaphat Beaiilieu décéda en septembre 1964, à 
l'Âge de 6'7 ans. I l  &tait Ic père de Jean-Paul Beaulieu, homme poli- 
tique, député de Saint-Jean diiranc de nombreuses années e t  
ministre de l'Industrie et du Commerce au sein des gouverne- 
ments Duplessis, Sauvt5 et Barrette. 

Irène Bisaillon 
N&e Saint-Paiil-de-1'7lee~~~xX~oix le premier mai 1901, fille 

d'Olivier Artl-iur Bisaillon, cultivateiir, et de Valentine 'hahan. 
Marie Aurélie Irètie BisaiIlon faisait partie d'une farnille de 14  
enfants. Aprks son cours primaire, elle compléta ses études 
Henryville puis B l'école normale de Saint-Hyacinthe. En 1921, la 
Camii~ission scolaire de Sainc-Paul l'engagea e n  remplacement de 
mademoiselle Antoinette Géhu. ddmissionnaire. 

La majeure partie de sa carrière d'etiseiwante se déroiiln 
Saint-Paiil, nîais elle exerça aussi sa profession pendant quelques 
années 5 Saint-Jean, au collège hIarcoi~s (1). Elle dispensa son 
savoii- à plus d'une génération de Paulinois, puiscliie sa carrière 
s'échelonna sur nile période de prtis de quarante ans. 

,J Saint-Paiil: Mlle Bisaillon enseigna slirtout A I'école no. 1 
(entre le village ec Cantic); celle-ci se sitiiait près dc la résidence 
de sa Famille. Les conditions de travail des institutrices de 
I'épocliie sont peine ccince\~ahles aujourd'l~ui : locatis inadéquats 
que la (( maîtresse d'école devait chauffer et riettoyer, classe 
[inique pour tous les degrés, salaire dérisoire, emploi précaire 
dependant du bon voiiloir des commissaires d'école, élèves peu 
motivés parce que destinés aux travaux de la terre ou aux tâches 
domestiques. Iréne Bisaillon connut tout cela. 

1)ersonne d 'une  grande fermeté, dotée d'un physique imposant 
et d'une voix autoritaire, elle n'était pas sans intimider les tour 
jeunes élèves. 11 se créa avec le temps un véritable mythe con- 
cernant sa sévérité. L'efticacite avec laquelle elle dirigeait son 
école lie tarda pas lui donner fort bonne réputation auprés des 
corninissaires et des inspecteurs. Ces derniers ne tarissaient pas 

( 1 )  Cetie institution était siruCe au coi11 des n i a s  Saint-Cliiirlas et Champlain. 



d'éloges a son endroit lors de l'évaluation pkrioclique des insti- 
tiitrices. On vantait son sens de  l'orgariisation, sa  discjpline er le? 
boni-te teniie des lieux où elle enseignii.it. 

Lorstlric dans les annees cinquante le salaire des institutrices 
franchit le cap des mille dollars par a n d e ,  avec des condit.ions de 
travail passablernent améliorées, h,lllc Uisaillon, qui  avait connu 
les écoles de rang et les salaires de trois cents dollars, se consi- 
dérait privilégiée de retirer des gages aussi considérables ! 

En 1958-1959, des ennuis de santé la forcèrent 5 prendre une 
période de repos. Elle fut alors remplacée par madame h i t a  
Blajs. De retour k soli poste, elle duc se résigner après quelques 
semailles h prendre sa retraite. Elle quitta ultérie~irement la 
m~inicipalité pour aller résider à Montreat. Etle décéda le 9 avril 
1996, agée de 94 ans. 

Le 20 août 1952, un a~ i tobus  venant de Montréal déposait a i l  
village de Saint-Paul deux religieuses de la congrégation des 
S o e ~ i r s  de Sainte-Anne. Soeur Biarie-Ailne-Marcelle (Alberte 
Melançon) et Soeur Marie-Reine-Ida (Rolande Saint-Louis). Elles 
vent?ienc se joi tidre à Soeur Marie-Aimée-du-Divin-Coeur (Marie- 
Jeanne BBlanger) pour former avec elle lr? petite cornmiinaiit4 des 
Soeurs de Sainte-Anne B Sairit-Paul. 

u de n'avais nit ~ w n e  idée de /'endroit où, se r.rou.uair Snint-Puiil, 
déclnra pnr lta sztice soersr ~Vela?zçciîz.. . ~Vi t is  ne scivinns pas dzi 
toi~t Oit nou-s nllions, soeur Idcc et moi. Nori,s nous l m i ~ n s  
clzaque j o i s  qtse I %-i~tobus s'an-êtait. Notis pensions que nous 
6tion.s arririe'es c i  desr inacinn a (1 ) .  

Lcs religieiises s'installérent dans la nouvelle école, inauguree 
l'annee précédente. Soeur Melançoil, que les gens appelaient u la 
petite soeur )>, se vit confier la classe de l e r e  et 2e an116es. Elle 
allait rapidemerit démontrer qu'elle possédait une knergie peu 
conlmune et un talent d'éducatrice indéniable, qu'elle allait 
mettre au service des jeunes Paulinoix pendant trois décerinies. 

Née le 25 octobre 191 7 B Sainte-Marie-Salom6, d;ins le diockse 
de Joliette, Alberte Melançon, fille d'iin cultivateur de descen- 
dance acadienne et d'une ex-institutrice, était la 8e d'une famille 



de 13 enfants. Après son coiirs primaire, elle fréquenta le pen- 

sionnat de Rawdon, puis celiii de Saint-Jacques (de Montcalm). 

Détentrice d'un brevet d'cnseignemenr élémentaire des l'âge de 16 
ans, mais trop jeune pour entreprendre une carriere, elle reinplit 

pendanc huit  ans la tâche de mdnngkre au  presbytere de Crabtree. 
Appelée à la vocation religieuse, elle se présenta en 1943 a In mai- 

son mère des Soeurs de Sa.inte-Anne à Lachine. Son postiilat et 

son noviciat complétés, elle prononça ses premiers voeux 

religieux le 24 jiiillet 1945. 



Sa première obédieqce la conduisit pour iirie période d e  qua- 
t r e  ans  au pensionnat de Sainte-Anne-des-Plaines, oii elle 
enseigna à 34 enfants de lere ,  2e et 3e anliées, tout en exerçanc 
la foriction de sacrjst.irie de la paroisse. Elle retnplit les mêmes 
tâches, de 1949 h 1951, au pensionnat de Saint-Polycarpe 
(Ihlleyfield). Par I R  suite, elle enseicna la 4e mn6e  à Saint-Clet, 
avant d'êt.re affectée à Saiiit-~aul-dc-l'fle-aux-~oix, où on liii 
coilfia durant 13 ans les lèse et Se années et durant 17  ans les 
Se et 3e années. Voici ce qii'écriv~it son sujet I'inspecteiir d'é- 
coles Lioriel Marquis, en mai 1956 : 

« Titîiluire clJex;pkn'en.ce, co.nriu.issance des jeislmes. Dhouevi  enr 
compler., crurorité juite de niesure, de doucetir el de bonté. 
Iii.itiatioes qzri jkvorisent I'inté.i-2t des é1t.z.c.s et leur dckeloppe- 
rnent. Cette classe de l 2 r e  cc de 3e annkss compte 40 éLPves qui 
ont fait une mccllentc ccnnée 8 (1). 

Personne toujours active, soeur Melançon s'occupa d ~ i  rnoii\Te- 
ment de la Croisade eucharistique. Ses anciens élèves des années 
cinquante se souviendront des croisillons, croisés et cadets, des 
groupes d'élèves réunis selon leiir Age, chacun possédaiit 1111 

foiilard de coiileiir distinctive (bleu. rouge ou taune). 

Simultanément, elle siipeivisair les servants de messe et les 
jeunes finrqoiis, iiombreiix h 1'6poq~ie. qui prenaient place daris le 
choeur cle l'église lors de la messe dti dimanche et des céremonies 
religieuses. Tous portaient alors soutane noire et siirplis blanc. 
Soeur Melançon voyait avec efiicacité h ce qiie tout se déroule 
bien. 

En 1977, Zi l'occasion de son jubilk d'argent en tntit qu'en- 
seignante A Saint-Paul, on I ~ i i  fit  honneur en donnant son nom ii 
l'6colc Centrale, où elle enscignit jusqu'en 1982, date A laq~ielle les 
Soeurs de Sain te-Anlie qui ttérent la miinicipali té. 

Soeirr Melniiçan demeura pal- la suite pendant neuf ails h la rési- 
dence Sainte-Ciinegonde, a Montréal, où elle a.ssura le suivi péda- 
gogique de jeunes élèves apri?s leurs classes régiilières, toiit en 
exerqant du bénévolat aiiprés de personnes Agées. 14 partir de 7 991, 
elle devint réceptionniste à la maison rrière de sn cornniunauté. 

(2) Archives dc 1ii Cnmtiiissicin scolnire de Saint-Jenn-sur-Ricliclieu 



Lorsqiie Liicilc Langlois débuta dans I'enseignêmei~t ii ~'Ecale 
Centrale Saint-Paul-de-l'Île-~IIS- ois, a I'automrie 1957, on  lui 
confia la classe de 7e année.  Comme I'6cole manquait de locaux, 
on installa son groupe d'élèves sur  l'estrade servant de th6,ître ii 
l'extrémité de la salle de rkcreation, ali sous-sol de l'édifice. Un 
simple rideau servait LI isoler la classe d u  va-et-vieni des autres 
écoliers. 

Lucile Langlois n'avait 
alors que 17 ans, de sorte qiie 
ses élèves les plus 5gés accu- 
saient envers elle une 
différence d'âge dlB peine 
trojs ans ! De pliis, le dkfi 
slavCrsit de tn.il1e puisqu'elle 
cbtoyair des institutrices 
de grande expérience, telles 
Irène Bisaillon et Alberte 
Melançon. N6e B Sajnt-Paiil- 
de-l'Île-aux-N'ois le 20 septem- 
bre 1939, d'Edmond Liinglois 
et d'Adora Etliier, elle ÿ fit ses 
études primaires, fiprès quoi 
elle fréquenta Ic peilsionnnc 
N o t r e - D a r n e - d e s - A n g e s ,  
à Côte-des-Neiges, puis l'kcole 
normale des Soeiirs de Sainte- 
Croix & Mont-Laurier. a l'été 
1957, la Cornrn jssion çcolnire y er&scigrinlxridnnf .t.i niu. 

de Saint-Paul lui oî'frit Lin poste. Elle compléta quelques années 
plus tard son baccalaiiréat e n  enseignernent, lequel lui fut décernk 
par l'université de Sherbroolie. 

Mme Langlois fithier prenait plaisir 8 faire In classe et cet 
amour di] métier se reflétait dans son enseignement. En 1958, 
l'inspecteur Lionel Marquis écrivait aux commissaires ii son sujet : 

fl 1m J i i t  plaisir de souligner le beuti travail mcornpli par 
Mlle Lcinglois, qui ne Ji i t  toztt de in.kme q t ~  cl@bu.rer rlans 
l'en.seignenzmt a. 



Elle passa ses 33 arinées de carrière A Saint-Paiil, si bien qii'il 

n'était pa.s rare, 21 partir des années soixante-dis, qu'elle comptât 

dans sa classe les enfants de ses  premiers i l '  -> eves. 

Les insrirutrices des ginératioris précédentes avaient certes 

connu rin environ rienient de travail difficile, mais par contre le 
rnonde de I'bducation fonc t io~~na i t  alors dans la continiiité : les 
programmes d'études restaient seiisiblernent les i-t~krnes et les 

méthodes d'enseignement variaierit peu. A part.ir des aniiées 

soixante, avec la piiblication des prei-t~ières recommandations du 
rapport Parent (1963) e t  la création du ministère de l'l?diication 
(1964), le milieu scolaire se transforma h un rythme déroutant. 
Lorsqu'elle effectue 1111 retour en arrière scir ses annees de 

carrière, M m e  Langlois Éthier considère que son plus grand dkfi 
hit de concilier sa conception persorinelle cle I'enseignernen t avec 

les nornbi.eux ci.li;lngemei-i ts apportds, lors des diverses ré foi-mes 
de l'éducation qui  ponct~ikrent ses années de service. 

En juin 1990, elle opta pour I R   etra raite. Elle demerrre toute- 

fois prksente dans le inilieu scolaire, oeuvrant a u  bon fonction- 

nement d e  la bibliotl-i&que de l'école de Saint-Paul, de celle de 1'é- 

cole des Prés-Verts à Saint-Liic et de celle de l'école de Saint- 

Elaise. Elle jolie égalernelit i i i ~  rôle actif au sein du ComitB de la 

bibliothèq~ie municipale de sa in  t-~aul-de-l'fle-aux-~oix. 

Enseignants (es) 1898- 19173 (1) 
Alexnncti-e-,Josnph:ii Benrilieu 
Jean I h i v i n  
Alma Bo~idreau 
Marie-Louise Corbikre 
S;ipol6on Dallaire 
Jiistine (iagilon 
Antoiriette Gbhu 
lienriette GrPgoire 
iClerc6d6s Gregoire 
.leaiine Hébert 
.loséphine t 16bert 
M. A3nie Dositl>C Lecuyer 

Acijuteur Martin 
Rose-Anna hfoisnn 
Anioiriertc h4oqiii n 
Aine Perrier 
Alice Poissant 
iUfr6diiie Rétriillard 
Eiitknie Roy 
IrPric Roy 
Blanche Sanison 
Laura Thihodcau 
Lkona Tmdeaii 

( 1 )  Les minutes tle In Commission scolaire dc Çrini-Paul-dc 1'Yle-ails-~(iix, de 1895 h 
1933 ont disparil. Qiielquec nonis peuvent donc manquer h I'ii~térieiir de la liste 
coiivranr cette pbriode. 



Enseig~ants (es) 1933-1951 
Irène 13isaillon 
Liicienne Bisaillon 
StBphaiiette Boiichard 
Not.lla Brudetir 
Estelle Clireticn 
.Icaniie CIBmclit 
Des Neiges Deiieaulr 
1-lél&nc Gagnoil 
Ct2Iiiie Cuay 
Gliislaine Harvey 
Anne-hlarle 1 Ebert 

Liicie Laiond 
~ h ~ é l i n a  Laplante 
Cécile Lorrain 
Denise hlanny 
Marcelle hlanny 
Rollsncle Patenaude 
Lnurette Poiilin 
.%n toiner te Treiiihla!. 
Lucile Trembla? 

Epseigndnts (es) ,1951-1997 
(Ecole Centrale-Ecole Alberte Melançon) 
Pliilippe Beaudry Rosine kthier Joske Latour 
hlerietle Btlangcr Solanpe Foiinlier Falcon dulie Latotir 
Nnt.halie Rélangcr Y\:erie 1.ambert Fleii- Carole Laurin 
Syl\.ie Renjnrnin liélane I>orriii Cnrmen Laiizon 
Nicole I?crioît Suzaiiiie Gagilon Fortin Claiidet ie Leclair 
I,iicette Ucriiier Kolicrt Fournier Claire Lecuver 
Irelie Bisaillon Lisc Frccheite Georget te I,eiehrre 
I.iiciennc Bisaillon A,lichi.le Galant 1,isr Lemoiiie 
i\nirn li'lnis Solaiige Gardiner Siiziinne L'Meiireus 
RenC 8la~iclietc.e Lisette Gaucher Isabelle Marceau 
I'rarici~ie Boisjoly Joccl!.ne Goyette Carnien Fontaine Mai-tel 
Natlialic. Bourde;iu Cfline Griislin Sylvie Matliieii 
hlaric Bouigca Aliiie Guay Alberte h,lelançon (Soeiir 
klsriorte Borirgeois Céline Guérin klarie-Anne-blarcclle) 
Jciin Boiirret iklarie-Rose Guertiii h n d r e  Mknarcl 
Re\iialrl Uourin Rejeniiile hlelnvan hitirie Methe 
Diarie Brocliii 1-lehert Feriiande iiionty 
Gilli~iite Brodeiir Yolaine tlehert 

Carale I-loiild Clément Sloqiiin Yolnine Rruiiton 
Pierre Uiiisson Carale J:innclle Jocelyrie $-lorissette 

Gilles Clioquette Parricia Krause Jocelyne Oiiiiiiet 

h,licheline Coaclîc Ginette Mercier Lacrois Jaciiiche Par' 
Fleurette Cbrb Pliilippe LaEerrikre Claudctte Parciit.e;i ii 

Isabelle Chtk Louise Lnfuntniiie Cecile Vatennude 
Moiiiqiie Sininrd Côri- Florence Laforest Chantal Patenniidc 
Syl\,ie Ciité (Soeur b[srje-Gertrude- Mmiellc Pétrin 
Jus& Coulombc Floreilce) ,\clme Ovide Pigeoii 
Loiiise Couture ,\.Ionique Lajoie Frnnce R3yriionrl 
Lisc Dnigneatllt h.jiclie[ A ,  ~ n m o i i r e u s  Micliellc Robin 
Solange Dautlelin 1-lélDiie Laiidry hlyriani Ross 
Fraiicine Dianiond Liiccr te L a n d n  Cisele Snvage 
Taiiya 1)rolet h.lariclle Laliglois Julienne Shanrion 
Riiyi~iiindc Dul-ieau Alberte Lnnthier h y r n o n r ! ~  Simard 
12itri Duval Josee Laplsnre Agat hc Sinilin 
Lucile Lariglois Éttiier Pierre Larose J,oiiise 'J'hibodeaii 

Marguerite X,larsolnis (Soeiir tUfrcd-i\.Inrie) 
Marie-Jeiinnc Bdlangcr (Soeiir i\,iarie-.%méa-du-Di~firi-Coeur) 
Emma Boiirgeois (Soeur Marie-Euclide) 
Berthe-Aice Prouls (Soeur hlaricl-klndeleiiie-di1-Carmel) 
f i le t te  Lynch (Soeur Marie-Yi-es-D'Auteuil) 



Supkricure~ (Soeurs de Sainte-Anne) 
avant la nomination de directeurs laïcs 

Sr. Msrie-&niée-du-Dii.jn-Coei~r 
(A-Inrie-Jeaii.iie BClanger) 1952-58 

Soeur >larie-kladelcins-du-Carniel 
(Bcrtllc-dice Proulx). 1955-61 

Sociir Ai fred-hlarie 
(hlargiici-irc blarsolais) 1961-64 

Soeur IIarie-C;iirtmde-de-FIoret1ce 
(Florence Lnforest) 1964-77 

Directeurs - Directrices laïcs 
Andrd Reaiidin Pilinc Guay 
.iiici~iics Redard h,iicliel l.,anioiireiix 
Georgette Cloiiâtre France \I:iilloiix 
Loiiise Dionne Pierre hlei-cier 
Jrictliies Greene Bernard Perrcault 
Xficliel Grise Louis Ricller 

Présidents de la Commission scolaire 
1900- 1933 (incomplet) 

Xyste Girard 1900-1903 
Neré-.\vila Héhert 1903 
Ani6dCc. Regiiier 1 9  15 
Jean-Baptiste Gosseliti 19C)S 
Ovila Tretnblii y 19 12 
Artliur Bisaiilon 1920 

1933- 1972 
Jnseph Cjrnrd 
hlkdCric Béctiard 
E I I I ~ I C  CI~iiiéiir 
Martin1 Treinblay 
Uonliniqiie Poissatir 
Martial 'Sreinhlay 
Charles tlebert 
1l:irti:il Tromblay 
Adrien Çloutier 
Josepli Étliier 
Erncst Poissnnr 
tucicii Routet 
Émile Landry 
(dLniissionna en avril 2933) 
Lioticl lhhier 
Paul Desjardins 

Commissaires (1972- 1998) 
Paul ï)csiardinç 
Solaiicc Frïrtiii 
Celinri Siirlirerinn t 



Le Camp Saint-Paiil (L'Estacade) 

Le 24 août 1952, Monseigneur Gérard-Marie Coderre, alors 
&$que coadjiireur de Saint-Jem, procédait h ln bénédiction offi- 
cielle d'un not1\7eau camp de formation, situé au  sud de la miini- 
cipalite de ~a in t -~aul -de- l ' î l e - ;1~1x-~oix ,  à I'extrhnitk est de  
l'actuelle 13e avenue : le camp Saint-Paul. Celui-ci avait: kt6 fondé 
l'année précédente. Monseigneur Anastase Foi-get, l'initiateur du 
projet, avait au préalable fait l'acquisition de la propriétk dans le 
but d'en faire Lin centre de  formation pour la jeunesse, dans le 
cadre des mouvements d'Action Catholique. 

Et1 présence du curb de  Saint-Paul, Roland Arcl-iambault, de 
membres du clergé, de représei>tarits des mouvements laïcs du 
dioc8se et de nombreux sympatliisants et  bienfaiteurs de l'oeuvre, 
b4onseigneur Coderre précisa le but paursiii\~i : 

<( II  s'agir d'urie om.tei-rt? de Jori?ration cle cl-iefs: o-ii jeunes 
gcr rçons, j emes  filles et adtiltes des cl1;1firentes puroisses du 
cl ioc.&se, 13 rot1 r de rhle, oienclronr ai kquipe, c h n s  uite oie com- 
n1.u ne, frateiniser, cricr-nt des an-iitids durables (11. 

On visait e n  fait la formation d'un la'icat apte 5 assiter les 
prêtres et h assui-i~er des rôles cles dans les diverses coiicl-ies de 
12 société, tout eii &tant fidèle aux principes véliiciilés par 
l'Action Catholique. La propriété coniprenait un chalet cent.ra.1 
divisé en quat.re part.ies : une chapelle, une salle de réunion, un 
rkfectoire et  iine ciiisine. Sept chalets étaient disposés autour de 
cette constriiction priiicipale, sise au coeur d'un vaste et paisible 
doniaine, A pi-osimité de 121 rivière Richelieii. 

Le camp senlit de cadre aiix activités de multiples organismes 
diocisairis. En 1958, les ligues dii Sacré-Coeur di1 diocèse de 
Saint-Jean y tinrent un  camp d e  formation. A l'été 1960, plus de 
cent jeunes Ag& de 15 h 25 ails s'y réunirent pour discuter de leur 
eilgagemeiit dans 17fi&ise. 

Le congrès des clîefs de  la J.O.C. (jeunesse ouvriére 
catl~olir~ue) s'y dérocila e i i  1941 et les reprkscntantq des Cercles 
1,acordaires du diocEse y t inrent  une rencontre en 1962. Les 
chefs dc la J.E.C. (jeuilesse étudiaiîte catl~oliqiie) et les religieuses 
responsables du mouvement dans les écoles s'y rassemblèrent 
pendant la saison estivale 1963. 



A l'été 1965, o n  dota le camp d'une t lou~~el le  adniinistracion et 
on en  modifia l'organisation. Les jeunes filles de 9 i 1 4  ails pou- 
vaient y camper et on mectait B leiir disposition des ateliers de  
natacion, d e  sciences natiirelles, de litiirgie, d'artisanat, d'art dra- 
matique et de gymnastique. Autre innovation : on  acceptait pour 
une période de deux seniaines des enfants infirmes de 7 à 16 ans. 

Eii 1967, le camp pouvriit recevoir 120 personnes A la fois et 
les skjours duraient géneralement une sernaiiie. On accordait 
prioritk aux groupes faisant partie de la J.E.C. 

En 1971, 1'Associ;ition de la paralysie cérkbrale loua le camp 
de  la Corporation épiscopale clii diocèse de Sainr-Jean et accueil- 
lit des handicapés cérébraux pour des séjours allant d'une 
semaine h un mois. On pou-mit en recevoir trente-cinq. 
Dix moriiteiirs et un niirnônier voyait-nt 8 la bonne marche de  
l'institution. L'association envisagea même l'achat des lieiix dans le 
biir d'y ériger iine résidence permanente pour Ilandicapes. En 
1975, le camp  Saint-Paul constituait (< le seul centre de vacances aii 

Québec pour paralysés cérébraux adulees de 18 ans et pliis B (1). La 
Commission scolaire régionnle Honoré-ihiercier projeta elle aussi ii 
un certri.in moment en  faire I'acqiiisition, afin d e  créer un camp 
de plein air pour ses élèves. 

EII 1979, La direction du camp cessa de le louer i diverses 
associations e t  se chargea elle-même de  la planification des acti- 
vités. Le site devint dès lors iine coloiiie de vacances pour les 
jeiir~es de 8 à 1 2  ans. On visait comme objectif I'iiii t iatioi~ des 
jeunes à la vie de groupe et leur sensibilisation au respect de la 
nature, tout en leur offrant diverses activités de plein air  comme 
la pêche, la na.tation, le tir l'arc et le cyclotourisme. 

Aujoiird'hiii, l'ancien Camp Saint-Pniil s'appelle « Centre de 
plein air L'Estacade )). Constitirée en corporation h but nori 
lucratif, l'institiition s'adresse aux garçons et t'illes cle 6 à 16 ans, 
qiii peuvent y ~rciuver, selon les ternies memes ernployes par le 
Ceritre, (< une avalanche d'activités >) : fictivités nautiques. 
activités en pleine na tu r e ,  act.ivités sportives, écologiques, 
sociales e t  culturelles. 



Le retour du balancier 

Si on examine, à titre comparatif, les variatiotis de la popula- 
tion de saint-~aul-de-1'!le-aux-~ois et de Saint-Valentin entre 
1900 et 1960, il se dégage deux constatations : d'une part la 
popii l~tion de Saint-Valentin denieure srable, oscillant entre 525 
e t  575  habitant,^. D'autre part celle de Saint-P;iul, ~iprés une 
baisse inquiétante ail cours des années trente, s'accroît sans cesse 
A compter de 1940. La tnunicipalité passe de 496 habitants e n  
1941 3 prGs de 700 âmes en 1361, une aiign~entation de plus 
de 40% en vingt ans.  

Pour expliquer en partie ce décalage entre les deux munici- 
palités, il faut remonter aux annees trente. Le bétonnage de la 
route no. 1 4  (223) e t  I'amélioratioii gén6rnle du  réseau routier 
avaient permis le developpement du transport par camion. Avec 
les années, de plus en pliis de cultivateurs, délaissant le train, 
achemiilèrent leur lait par ce moyen d'expédition, ce qiii leur évi- 
tait des déplacements vers la st;ition de cherniil de fer (1). 

Le C.N.R. (Cmadiaii National Railway), constatant que le 
volurne de lait transporté par train diminuait sans cesse, cessa en 
1933 d'en effectuer la manutention. Cette situation, ajout& au 
ralentissemeizt g&néral du boom ferroviaire qu'on airnit connu h la 
f i i l  du I9e siecle et au début di] ZOe, et a u  fait que la route menant 
de Saint-Jean aux États-unis passait par Sainr-Paul, marqua le 
d&biit d'une baisse d'activité à Saint-\raleiitin, d'abord impercepti- 
ble mais bien rdelle. 

Par ailleurs. la fin du second conflit mondinl entraîna, parti- 
culièrement dans les villes, une hausse de revenus er une arnelio- 
ration du niveiiu de vie. La population urbaine pouvait s'accorder 
dc?vant.tige de loisirs. Une municipalité comme Sajnt-Paul, jouis- 
sant  dkji  d'une base toiiristicliie e t  d'une site idéal pour les plai- 
sanciers, en ressentit jmmédiaternent les effets : à l'été 1945, le 
curé Florerit Bourgeault relevait, lors de sa visite de paroisse, 49 
familles de villégiatcurs. une augrnenmtion considérable par rap- 
port aux annkes prdcéderites. 

( 1 )  Ceneilns probknies se posèrenr durant I'liiver, les chemitis iemiîiit parfois ?I cnuac Jii 
maiii7als tcnil>s. En 1933. la niunicipalité de Saint-Paul s'arlressn nu mlnisttre dç la 
Voirie, pour qli'il 5 entretienne Çratultenicni la rriiite iio. 14 en hivcr et rlu'il ioiirnisw 
des ulôtures à neige *. qtlc le Conscil s'engageïiit A poser, ciilcvci- cr eiitrt:tciiii.. 



En 1950, le curé Roland Archambmiilt en comptait 72.  
Plusieurs de ces vacanciers, nppr6ciarit la région, décidèrent par 
la suite de s'établir en permanence A Saint-Paul. Lentement mais 
indubitableiiient, l'activité économique du secteur revel~aic vers 
son point d'origine : la rivière Richelieu. 

Variations de In population 





En 1960, la municipalité de saint-~aul-de-l'?le-~~IX-NO~X offrait 
l'image d'une localitd paisible et agréable, mais ne dispensarit que 
peu de  services ?i ses citovens. Dix ans plus tard, une nouvelle 
dynamiqiie y régnait. Comme l'ensemble de In société qiiébé- 
coise, elle était touchée par le cl~angernei~t. 

La pcriode que l'on appela la « Révolution tranquille » avait 
con tribu6 à transfornier Saint-Paiil. Ce niouvemen t s'inscrivait. 
Iwi-nlîlme dans un conteste occident.al plus global, où l'on prk- 
conisait un iriterveiitionnisme accni de l'État, entre autres en 
agricultiire. Pratiqiiée jusque-18 par lin grand nombre de 
Paiilinoix, celle-ci ~ l l a i t  conn:iître elle aussi une profonde muta- 
tion. 

L'agriculture 

La municipalité de Saint-Paiil comptait A une certaine époque 
prks de cent ciiltivateiirs, cl~efs de famille vivant d'agriciil tui-e. i\ 

partir de 1960, leur notnbre ne cessa de décroître. Aiijourd'hui, 
ils ne sont plus giière qii'iine doiizaine. ?dais leurs etitreprises 
coiistituent pour la pliipiirt de véritables PME spécialis6es et 
mt.cnriisées, qui ne possèdent plus rien en commun avec les 
petites fermes trnditionnelles autrefois dispersées sur tout le ter- 
ritoire de la localité. 

Ides agriculteiirs se sont dotés d'oiitils propres à défendre leurs 
interêts. Représentés depuis pliisieurs génerations par 1'U.C.C. 
(Union catholiclue des cultivateurs), ils obtinrent daris les années 
soixante la ci-kation de plans corijoints pour la mise e n  marché de 
leurs produits. Au niveau de la productiori laitière, dominante à 
Saint-Paul à cette époque, l'établissernenc de  la Commission can:i- 
dienne du lait, en 1966, réglernenu une situation plutôt chaotiqiie 
en fixant aux productetirs i i i l  tnaxii-t~um de production, sous 
forrne de quotas. Cannée 1972 vit par ailleurs la naissance d'un 
v é r i ~ l d e  syndicat agricote autorisé 'd percevoir des cotisat.ions : 
t 'U.P.A. (Union des prodiictcii rs agricoles). 

A partir de 1975, ori fissista 6 Saint-Paitl et dans la région à u11e 

diversification de 1'agricult.iire. De riombreiis producteurs laitiers, 
constatant les prix de  vente très élevés des quotas , 



délaissèrent ce champ d'activité et optkrent pour la culture du 
rnaïs-grain et du soja. 

Eri 1978, afin de  protéger les terres cultivables de la spécula- 
tion, le goiivernement proviricial adopta la loi dii zonage agricole, 
laquelle siiscita de très vifs débats. 

Aiijourd'hui, en 1998, la controverse porte plutôt siir la 
constiuction, dé j i  amorcée dans les environs, de rnégaporcheries 
cn partie financées par les multinnrionales de  I'nlirnentatiori nni- 
ni;ile. Des concepts comme le droit de produire, la qualité de vie 
des ciroyei~s et la protection de l'environnement s'aft'rontent. Le 
défi des années futures pour l'agriculture pourrait bjen résider 
dans sa capacité à col-ialiiter harnlonjeusement avec le milieu noii 
agricole c~u'elle côtoie. 

Activités diverses 1960- 1970 

On n'assista pas à Saint-Paul, entre 1960 et 1970, h la mise en 
oeiivre de projets d'etîvergcire. 'route fois, la municipalité arnélio- 
rfi sensiblement les it~frastnictures somméiires qu'elle poss4clait. 
En 1960, la salle paroissiale ayant été vendue et déménagée l'an- 
née pricédente, on haussa le terrain sur leqtiel elle s'élevait, au 
coin du  chenlin clu quai et de Ja route 9B. Ce site servit ultérieure- 
merit de stationnement municipal. 

On procéda l'ajout de plusieurs la~npadaires ailx deus 
extrémit6s du village, <( jusqu'au chemin de la Riviera et jusque 
cllez Gérard Fortir1 ». La municipalité décida également d'aug- 
menter la puissance des lampes de 100 A 200 watts. On instdla 
de nouveaux la.mpadaires dans les dkveloppements Maurice 
Boissorineault, Pliilippe BisaiIlon, Albert Gamaclie, Eugéne Fortin 
et Gastori Clértnent. En 1967, on remplaça les lumières existantes 
par des lampes au mercure. L'année suivante, on résolut de 
laisser l'éclairage muiiicipal K raccordé à l'année longue » (on ne 
le dispensait en  certains endroits que durant l'été). 

C'est en 1961 qu'on appela pour I R  prerniere fois des soumis- 
sions afin de procéder à la ciieillette régulière des ordures 
rndr~fifiéres daris toute la paroisse. On n'offrait jusque-18 ce service 
qu'aux gens di1 village. On octroya le contrat ~ hpl. Jean-Marie Roy 
pour la sornnie de g2400. pour l'année. Une tme spéciale de S4. 
par propriétaire ou locatnire servait à e n  défrayer le coût. 



En 1961, on entreprit I'élargissemerit et l'asphaltage de la 
montée \Vilson entre la route 9S et la voie ferrée. M. J.G. Wilson, 
propriétaire des champs situés de chaque côté de la route, fit don 
pour ce faire d'une lisière de terrain de 17 pieds (1). 

En 1965, le chemin dii bord de I'eaii fut élargi de dix pieds. 
Comme plusieurs nouvelles rues avaient à I'époquc eté ouvertes à 
I R  circulation, les deit~arides affluaics~ic de toittes parts au Conseil 
pour qu'il procède h leur prise en charge e t  h leur entretien et pour 
qu'il y pose des lampadaires. Celui-ci tentait tant bien que tnal de 
répondre à toutes ces requêtes dans la mesure de ses movens. 

On octroya p:ir ailleurs, fin 1969, une rémuliération au maire 
et aux conseillers, lescluels oeuvraient jusqu'alors bériévolemcnt. 
Les sotnmes accordées demeuraient toutefois symboliq~ies : 

lt Attendzt que ces churges co.rnpo.rLen.t de no.rnl>reuses respm-  
subiLirés ... et qzre de Conseil est d'cipinion que be .maire et les 
écl-ievins doiaent recccoir une réhzu.nbrion conoe~lab/e.. . CL 
partir C I Z L  l e r  junuier 1970, une I-4nlunéra.tzon u.n~-i.uelde de 
$202.50 sercc accordée mi maire et de  867.50 ù clzuc~~n des 
éch.mins. . 
C'est égnlernent ei-i 1969 qii'on fixa la date des élections 

municipales au mois de iiovenibre pliitfit qu'au début janvier (2). 
Cette anriée-li, le salaire du secrétaire-trésorier s'élevait h $1980. 
On déboursait 58200. pour l'eclairage des nies. Le t a u x  d'imposi- 
tion était  fixé i 80.45 par ceIic dollars d'évaluation et la munici- 
palité prévoyait des dépenses de 823,417.93. 

fivaluation con testée 

En 1968, l'administration municipale avait fait établir un nuu- 
veau rôle d'év:rluarion. En 1970, un citoyeri eil contesta la validi- 
té en  Cour et demanda son anniilation, préteridant que le rôle 
contenait des erreurs et des irrégiilarités et estimai-it que a l'éva- 
Iiiation de  l'ensemble des biitirnerits était arbitraire, dispropor- 
tionnée et salis rapport avec leur valeur réelle *. Il rnett.ait égale- 
ment eri cause IA compétence des kvaliiateurs. 

(1)  Ln ferme \I1!lson s'kle\.ait prPs di1 Richelieu. vis-*-via la nion1C.e du mEine ntini (aussi 
appelde chemin Van \'liet). Elle f ~ i t  longrrrnps reput& coiiims une dcs plus modernes 
dc la pro\-iiice. Elle possddait un rroupesiii de grande qualit@. 

( 2 )  La duré@ du ninndrit des personnes é1iie.s émit alors fiséo fi deux ans. C'est eri 
septembre 1983 qu'iiri rL-glernent puna le ternie du I I I R ~ ~ E :  et celui (les conseillars 
R quatre ans. 



Ce contribuable s'était ndressd ?I une firme spécia.lisée en évaluation, 
qui avait effectivement relevé plusjeiirs anomalies dans le rôle. Ainsi, 
certains lots ne possédaient pas la menle superficie ail rôle d'évaluation 
qu'a11 bureau cl'enregistrcinenr. Un citoyet-i du ~~illage, qui posskdait 24 
arpents de terre, n'était imposé que sur  65,000 pieds carrks. Aiitre 
erreur, des lots précédemment subdivises et enregistrés avaient été 
évalués en bloc, ce q ~ i i  diriiinuait consjdérablemerit leur taus de taxation. 

La muiiicipalité se \:ir forcée de  recoririaître ses torts et: confessa juge- 
ment. La Cour prosinciale annulfi donc 1;i résolutioii de 1965' qui al~ait  
npprouvri: le rôle d'évaluation. 

Le Coiîseil dut contacter Lille Arme dlé\laliiateiirs professionilels pour 
eii dresser Lin nouveau. Comnic le secr6taire ne pouvait expédier les 
cotiiptes de taxes avait  d'avoir cil sa possession le noujfeau rôle. la 
coiporatioii dut emprunter ait debzit dc 1971 la sorntne de $20,000. pour 
continuer adil-iinistrer la municipalité. Elle diit en outre acquitter plus 
de $2000. de frais, suite au proces intenté. 

lléveloppement du senjce de lutte contre les incendies 

En 1961, M. Roger Deneaiilt, yiie 1'011 paya.it toujours 86 par mois 
pour le remisage de  la ponipe à feu, demanda iine augmentation. Le 
Conseil refusa et trai1sport.a celle-ci nit garage de A;[. Roma ftébert, qii'on 
nonima chel' des ponipie~-S. Er1 1963, I'équipemeilt &nt hors d'usage, la 
municipalité decida qu'en cas de ieii les Paulinois résidant entre la 4e 
ligne et la montée Bojvman devraient faire appel aiix pompiers de Lacolle, 
tandis que ceux habitant entre In 4e ligne et la limite nord de la paroisse 
devraient s'adresser aux saptrii1-s de Saint-Jeail : 

K Sclinc-PCLIII ricceprercl (ES  frcris: v a n r  co-ittrnr uacc les rlew 
ni us7 icipnlités. Tous les cieoye?is sont aiitorisés à téléplioner crus 
rniin-icipnlitis en cluesr-ion. 9 

Auromne 1964, In corporiition designa Conrad Garnacl~e et Marcel 
Forget pour suivre des coiirs de formation corilme pompiers i,olontaires. 
L'ité suivant (juin 19651, on f i t  l'acquisition d'uri cainion ciceme de 2000 
gallons, qui servait- auparavalit pour la livraison d'huile e t  qu'oii transfor- 
nia en cainion h incendie. La pompe B t'eii se retroiiva à nouveau au 
g ~ r a g e  de M. Derieault, i-iloyetînan~ une r6munération de $25. par mois ! 
Ori ~ u t o r i s ~ i t  huit personiles ii conduire le camion : Roger Deneault, 
klarccl Forget, Koma I-Iébert, Conrad Gamache, Guy Mayer, Roland 
~~~~~~~eau, Pierre et Maurice Gosselin. On contacta les mttnicipalités de 
Saint-Blaise, Sainr-Iralentin et Lacolle, afin de leur offrir Ics services des 
pompiers de Saint-Paul ail taux de S100. l'heure. 



En 1969, Conrad Gamache, devenu depiiis chef des pompiers, 
recevait 84. I'heiire lorsqiie appelé s u r  les lieux d'un incendie et 
ses homrnes 83. I'heiire. I,a brigade de Saint-Paul dessenlait 
également la municipalité de Saint-Valentin. 

Fin 1969 - débiit 1970, ln rni1nicip:ilité de Saint-Blaise, A 
l'instar de celle de Saint-Valentin, conclut iine entente avec Saint- 
 aii il-de-l'fle-ai=-~oix afin de béneficier du semice de ses pom- 
piers. Il lui en coilt.ait alors 8365. anriuellernent, plus les frais de 
8100. l'lieiire en CRS de feu. On envisageait déjà h Saint-Paiil la 
possibilité d'acquérir iine auto-ponipe et  de construire un garage 
servant A abriter le materiel de la brigade des incendies. t e  
regrocipement de Saint-Valentiri, de  Saint-Blaise et de Saint-Paul- 
de-l 'Île-aux-~oix à ce niveau, ouvrait la voie A l'obtention d'im- 
portances siihiren tions gouvernemeri tales. 

La caserne des pompierb: 

En 1971, on fit l'achat d'iiri camion devant servir d'unité 
secours. A l'été 1972, le Conseil autorisa le maire André Bisaillori 
A contacter Mme Paula Diibois Tl2ihodeaii e t  hQ. Lio~lef Gagrion, 
afin de faire l'acquisition de terrains devant servir d'emplacement 
pour iin centre de loisirs et Lin poste de pompiers. En avril 1973, 
on confia à M. André Brodeur le mandat de procéder i?i une dtudc 
préliminaire di1 projet et de dresser les plans d'une future caserne. 
Des illembres di1 Conseil se rendirent même Zi Québec afin d'ac- 
tiver le dossier. 

I'aiitomne 1974, les plaris soumis par la firme d'architectes 
Jacques Tougas, de Saint-Jean, emportèrent l'adl-tésion du 
Conseil, qui passa h l'étape de l'appel des soumissions. Quatre 
Fim~es Firent des offres allant de $126,561. à $150,831. Ail débiit 
de  1975 toutefois, le maire BisaiIlon avjsa le Conseil du fait que 
l'aide apportée par le ministère des Affaires municipales ne 
depasserait pas 50% des dépenses. Comine ils s'attendaient à 
obtenir davantnfic, les conseillers suspendirent teinporairement le 
projet et envjsagèrent u n e  aiitre solution. On projeta faire I'achat 
du garage et de IR ~ ~ i a i s o n  de M. Rorna Hébert afin de les trans- 
t'armer en poste de pompiers. Ce dernier donna son accord e t  les 
deux parties fixèreiit le prix d'achat à 555,000. Après étude du 
prix de revient et di1 coût des améliorat.ions à apporter au site, on 
revint au projet initia.1. 



Le 2 octobre 1975, le coiiseiller Pierre Gosselin donnait il11 

avis de motion afin de présenter (( lin règlemet~t pour 6riger uri. 
poste de pompiers dans la municipalité et poiir aiit.oriser iin 
emprunt.  .. au montant d c  5'225,001). poiir e n  acquitter le coût h. 
La consrniction de I'édit'ice, qui allait également abriter les locaiix 
d e  l'hôtel de ville de la miinicipalité, s'eftectua aii cours d e  I'aliriée 
1976. On acheta en mai de cette même année de la compagnie 
(< Camions h Incendie Pierreville Ltcc )> iine aiito-poinpe mciiiie de  
divers éq~i ipemet~ts ,  puur un rnoiltant global de $57, JGS. Sain t- 
 aii il-de-l'île-aus- ois possédait désormais L I ~ I  service de lutte 
contre les incendies adapté aux besoins de sfi population et iin 
hfit.el de ville nioderne. 

Ententes intermunicipales 

En juin 1977, Saint-i ai il-de-l'fle-aux-Noix adhéra 21 I'ei~teiite 
muriielle entre les senlices d'inceridie de plusieurs mui~icipalités 
de  la région, se joigiian t i Saint-Philippe, Saint-Evlathie~i, Sai t i  t- 
Jacques-le-h~Iineiir, Saint-Cyprieii,  Kapierville, S l ~ e r r i i ~ g ~ o n ,  
Lncolle et Notre-Dame-du-b[ont-Carmel. Cet.te cor~vcnt ion 
p r é v o ~ a i t  que sur appel d'aide d'iinc de  ces iiiuriicip;ilités, les 
pompiers disponibles des membres de l'entente se rendraient sur 
les lieux de tout incendie. 

Qiiant à la con\rerition etabljssnn t un service d'inceiidie corn- 
m un pour Saint-PaiiI, Saint-C'aleritin e t  Saint-Blaise, on en rcné- 
gocia les teri-t~es à tous les trois ans. El? 1980, Ic taus des services 
de nos pompiers ,i l'extkrieiir d e  la niunicipalité s'établissait A 
S200. pour la pretniSre tieure et ?I SlOO. poiir chaqiie heure addi- 
tionnelle, eri plus du salaire des poinpiers. 

ALI cocirs des années siibs6quentes, le service des incendies d e  
Srtint-Paul améliora sans ccsse la cornpéterice de son personnel 
(cours de formation) et la qualité de son matériel (achat de nou- 
veaux v6hiculesl système de coirnmiinicatioii efficace). Il  se  
pcociira inenie un camion ?I ~cl-ielle. 

En 1992, le chef C O ~ T R ~  Gamache prit sa retraite. E ~ I  consi- 
dération de ses nombrelises anriées au  service de la miinicipalité, 
on le nomma c l ~ e f  Ilonoraire à vie. Son t'ils Daniel lui succéda h la 
tête (lu corps des pompiers en jai~vier 1993. 



En 1996, la municipalité de Saint-Blaise opta pour la créatiori 
de son propre semice d'iiicendie et se retira de l'entente com- 
mune Saint-Paul - Sflint-BIaise - Sain t-Valen tin. 

Début 1997, les pompiers paulinoix mirenc sur pied une 
équipe de (I premiers rbpondancs a ,  afin d'intervenir en sitiiation 
d'urgeilce en collaboration avec les senlices arnbulaizciers. 

Le Service des incet-idies pfiiilinoix compte actuellement 
quelque 25 pompiers volontaires jouissant d'cille solide Formation 
e t  tniinis d'équipements variés e t  modernes. 1,eiirs in terventions 
se caractérisent par la cornp&tence, la dextérité et l'efficacité. 

Développement du senrice des loisirs 

Ln première mention concernant l'existence d ' u~ i  comité des 
loisirs, à Saint-Paul, remonte B 1948. Dans son journal de bord, 
Le cure Roland Arcl~ambault mentionnait alors que la section 
loisirs cles oeuvres paroissiales possédait si1 propre caisse spk- 
ciale et qu'elle aurait bientôt son comité. 11 s'y &servait 
dYc?illeurs le poste de secréteire-trésorier ! Les activités récréa- 
tives organisées demeurèrent toutefois longtemps très limitkes à 
I'int4rieur de la municipalite. 



Ail début des aniiées soixante, on montait ur~c pat.inoit-e dans 
la cour de l'école et Saint-Paul posscScI~it un club de hockey, 
auqiiel le Conseil tnuilicipal octroynit iin peu d'aide. 

En 1961, Ics livres de la miinicipalité signelaielit que la 
corporation avait versé $150. u h la Cornmissioii scolaire pour les 
loisirs des jelines de la paroisse > i .  

A l'assemblée de septembre 1963, les éliis decidtrent de for- 
mer un  cornite de  loisirs e t  le maire Cyrjlle Langlois en asscima la 
vicc-présidence. ;\ partir de ce moment, le Conseil consacra des 
sorti tnes iin peu plus substantielles à ce secteiir dlacti\*itk. 

En  juin 1972, le Conseil f i t  l'acquisition de terrains destinés A 
l n  constniction d'un poste de pompiers et d 'un chalet des loisirs. 
Le même mois, il adopta un 1-èglernent créant la Conlrnission des 
Loisirs de saint-~aul-de-l'île-aux-~ojs. Celle-ci se cornposait d'iiil 
membre d u  Conseil, M .  Jean-Paiil Béchard, et cic dix personnes 
non rémunérées dksignées pa.r le Conseil (Michel Farrell, ibnette 
Farrell, Pierre Lerioir, Yvon Gs.niaclie, Jeail Boudreau, Yvon 
Landt-y, Guy Fortin, Fi-ançoise Desjardins, Yvette Langlois, 
Fernand Trahaii). 

La nouvelle Commission s'aclressa l'annke suivailte aux 
aiirorités rnuiiicipales afin qii'elles envisagent la consti-uction d'lin 
local réservé aux loisirs. Ln repense s'avéra favorable : le 21 mars 
1973, le Coiiseil autorisait K la Conirnissioi~ des Loisirs de Saint- 
Paiil A dépenser  ri montant de $10,500. ponr un chalet de loisirs 
pour les jeiines de la parojsse ... siir le terrain niiinicipczl S .  Les 
travaux débutèrent ail coiirs des semaiiles suivantes. 

En 1975. on permit au Cercle des Pi-rniières d'utiliser le local 
poiir ses activités. Quelcliies mois plus tard, la Coinmissioi~ des 
Loisirs demanda l'agrandissement du chnlet fifiil que le Cercle y 
possède ses propres quartiers. Le Conseil agréa la requête e t  
prockda A l'octroi d'un contrat A l'été 1977, pour la somme de 
S14,SOO. 

En 1980, on enibaucha un chef de service pour les loisirs afin 
que le local puisse opérer à I'anriée longue. Ce J-esponsable se 
chargeait cle la patinoire et des travaux ci'entretieii légers. I I  lui 
appartenait d'engager des moniteurs pour la saison d'été. 



En 1963, le Cliib Optimiste de  Saint-Paul encoiiragea le 
Conseil municipal ?i construire un Centre communt?utaire polyva- 
lent sur le terrain miinicipal, à l'arrière de l'hôtel de ville. La 
population d e  la municipalité augmentait et le local des loisirs 
rt'pondai t difficilement aux besoins croissants de  la communauté. 
Ce n'est toutefois qii'en 1985 qu'oil s'informa des siibventions 
gouvernementc?les clisporiibles advenant une décisi011 positive. 

A l'été 1986, on dressa un plaii provisoire du  futur Centre, 
lequel allait inclure la bibliotl~èqiie mcinicipale. En 1987, on invi- 
ta divers entreprcrieurs à présenter des sou~nissions. On en  reçut 
quatre, variant de S460,OOO. à S493,000. Le 22 décembre 1987, 
le Conseil adoptait le règlement décrétalit la construction : 

'Y Att.e~Au cp'il  est d w e n . ~  ndcessail~ de constnii-re n.n centre 
cornmttna.u.tairc afin d e  loger des loisirs ui.nsi qiic la biblio- 
tIzkq~i,e municipu.le.. . le Conseil est uurorisd c i  coks tn~ i re  un tel 
centre coni.mu.na.utaire, sitisd siIr le terrain municipnl. r 

Le contrat ht accordé A la firme Brault e t  Bisa.illon et les 
travaux débutèrent en mars 1988. La nliinicipalité reçut U r i e  sub- 
vention de 537,000. du    ni ni stère di1 Loisir, de la Cl-iasse et de la 
Pêche, et une autre de $37,300. di1 ministère des Affaires cul- 
turelles et de I'Office de plnniî'icaçion e t  de développement du  
Québec (polir la bibliothèque). 

Une fois les travaux terminés, le Conseil init une sectiori de 
L'ancieil chalet des loisirs h la disposition du  Club de l'âge d'or. Eri 
avril 1989, on nomma le nouvel Qdifice « Centre Paulinois B. 
L'inauguration officielle eiir lieu h l'automne. 

Développement culturel : la bibliothèque 

Le senlice de la bibliotllkque de Saint-Paul connut des débuts 
fort modestes. A l 'automne 1978, le Conseil délégua le président 
des Loisirs, kf. Pierre Lenoir, h une reunion coIicernant les 
Bibliothèques Centrales d e  Pr& (B.C.P.) tenue à Saint-Polycarpe. 
Les B.C.P. constituent des orgnnismes A but non lucratif; moyen- 
nant une con tribution Tinaricière annuelle basée sur la population 
des rnunicilirilic&s, elles prêtent aux bibliothkqiies locales qui con- 
tractent une  entente avec elles une certaine qiiantité de volumes 
et en ,assurent le renoii\leIletnent trois fois l'an. Leur financement 
provierit e n  bonne partie du n-iinistère des Affaires culturelles. 



),ors [le son compte-1-eiidu, hi. Lenoir suggéra que Saint-Paul- 
de-l'fle-;icis-~oix adhère à cc système de prêt. En juillet 1979, u n  
rkglement muiiicipal établissait la création d'iine bibliothéqiie 
paulinoisc, laqiielle allait loger daiis la salle municipale. Les rési- 
d a n t . ~  de Sairit-PaiiJ pouvaient y accéder gratuitement. Comine la 
collection locale ne comptait q u e  peu de titres, on signa cine 
entente avec la Bibliothkqiie Centrale de Prêt de la région sud de 
ilont réal. I,e Coinité fondatciir se composait de Bertrand 
Touchette, Pierre I.,et~oir, Louisa Simon, Cécile Clai-k, Yvette 
Langlois, Margot Rtliier, A g ~ t l ~ e  Siii~on et Pierrette Fortin. Les 
frais de la B.C.P. ppor 1980 s'élevaient h 51.020. On inaugure le 
riouveaii service le 27 octobre 1979. 

l'intérieiir de l'édifice niiinicipal, la bibliothèque devait 
côtoyer les services aclniinistratifs et le département des 
incendies. Elle disposait donc d'iln espace restreint : lorsqii'en 
1980 on ;uouta une iloiiveile uni t6  d'étagères pour les li\r~*es, on 
dut la placer daris le corridor ! 

On résolut le problèine A la G i i  de I ' a i~ i~ée  1982, en louant de 
M. Jules Uesmcirais un local sitiié près de I1l-iôtel de vjlle, au 955 
nie Principale. L:i l~ibliochèque y emménagea en  mars 1983. Aux 
activitks l-iaùituelles s'ajoiit6rent par In suite l'heure du conte poiir 
les tout-petits (Fin 1985) et diverses expositions à contenu cul- 
tiiret. 

Lors de la constniction du Centre communautaire, en 1988, ka 
niui1icip:ili té obtint uiie siibvei~tion pour 1r1 partie de I'edifice 
consacree à la bibliothèque et uile autre pour son ainénageme~it. 
Les bénévoles oecivraietit désorni;iis dans iin local nioderne et 
spacieiix. pliis attirant et agréable pour les lecteiirs. 

La bibliotl~éque de Saiiit-Priul est aujoiird'hui affiliée a u  
Centre régional de senlices nux bibliothèques piibliques de la 
Mon rérégie (C.R.S.B.P.). Au coiirs des deriiières années, la 
contribution monitaire appréciable des aiirorités municipales, 
conjuguée aus  ef'orts d ' m e  équipe de 15 bénévoles, ont re liausse 
le iiiveau d c  sa collection locale, qiii coinpreiid actuellement 
quelqcie 2,500 volumes, et I'efTicacit6 de  son senlice 3 ses 400 
aboririés actifs (21.4% de la population). Les nouveaux arrivants 
dans la municipalité s'étonnent f réquen~n~ent  de 13 qualité et de la 
diversité de son contenu. 



Les lotissements sur canaux 
De 1961 à 1998, la population de Saint-~aul-de-1'Yle-aux-NOS 

3 presque triplé, passaiit de 651 h 1864 lnabitai~ts. Comme l'agri- 
culture n'occupe plus qu'une quaritité restreinte de résidiints, l'ac- 
croissement démograph icl~ie résulte eii graride partie d'un 
phénornèrie plutôt specifique à notre rnunicipalité : les lotisse- 
men ts sur canaiis. 

r2.u "colilncs" qttc l ~ l u i r  M. GLrtirtl hriiii cit focc rlc In inriniin. en 1955. 

Le voyageur qiii traverse Saint-Paul sans quitter la route 223 
peut difficilement deviner l'ampleur du développement cliii s'est 
effectué sur la rive oiiest- d ~ i  Richelieu depuis trente ans, l3i où on 
ne troiw;iit autrefois que de vastes terrains marécagerix. Le long 
des nombreux canaus creusés perpendiculairement à la rivière, 
on décoiivre aujourd'liui des aveniies pour la plupart asphaltées, 
bordées de ravissarites proprietés. Ile nombreuses résidences 
d'été s'y sont transformées avec les anriees en demeures perma- 



ile~ites. C'est là cllie se concentre une part appreciable de In 
population actuelle de 13 municipalité. 

Pourtant, lorsque M. (;.érai-d S'ortiri, un Paulinoix originaire de 
Napieiville, avait entrepris e n  1955 le creusage d'iin cansil jiisqii'à 
13 rivière, il s'en etnit trouvé plus d'un pour cliia.lifier le projet d'ex- 
travagant et voue R l'échec, à plus forte raison lorsqu'une pelle 

mécanique servant aux t.ravaux s'était enfoncée un jour dans le 
Richelieu (on creusiic e n  hiver s i r  la glace) ! Visant d'abord h 
accommoder les chasseurs cliii louaieiît les petits cllalets cliie pos- 
sédait M. Fortin du côté ouest de la route 93 (l), ce premier caiial 
a.nnonçait en Fait le dCveloppemeiit futur de la municipalit~. 

Au  cours des a.nliées suivsntes, pliisieurs propritctaires de ter- 
rains longeant le Richelieu suivirent l'initiative de G-érard Fortin. 
IJne fois Ics abords des cariaux aménagés, ils lotissajeiit I'ernplace- 
ment. I,e Saint-Pai~l d'a~ijoiird'liui s'est coriscruit en bonile partie 

( 1 )  On appelait ces clialets de~s cal>ines m .  IA prix d'unc location s'<'levait i 53 \L 
Fo'oniii operait és$lcrneiit iin restniiranr à proxiiiiiri. du  carial. 



sur ces parcelles. Mentioi-inons entre autres le développement 
h d r é  Gagno11 entre les 59e et 64e avenues, qui transforma 
lict6ralemei-it la pl-iysionomie de la rniiilicipalité. Sails ces totisse- 
nients, IR population de saint-~aul-de-l ' î le-as-~oix atteii-idrait h 
peine la nioitié de son chiffre actiiel. 

La venue de nouveaux résidants constitua Lin apport 
écoiiomique non négligeable. Uiie fois jnstallés, ils réclamèrent 
évidemment des ser\~iccs, ce  qui n'était pas sans irriter certains 
Pauliiloix de so~icfie, qui leur reprochaient d'exiger à la campagne 
tes mêmes co~nrnodités qu'à la ville. Leurs demandes forcèrent 
neanmoins la municipalité h consentir de plus grands et'î'orts et h 
se doter d'infrastructiires qiii tout compte fait proiitèren t A toute 
la comt~iunauté. 

Les M.R.C. (Municipalités régionales de corn té) 

Apparues en  1979, les rniinicipnlitks régionales d e  comte se 
veulent une structure supramunicipale remplaçant les anciens 
Conseils d e  comté et visent, par le regroupement. et la concerta- 
cion des municipalités d'un merne secteur, à favoriser u n  
developpernent regional harmonjeux. Chaque E1.R.C. est cha- 
peau tée par Lin Conseil composé d'élus miinicipaiix. Sain t-Paul- 
de-1'Yle-aiuc-~oix fait partie de la niun icipalité rkgiona.le de coin té 
du Haiit-Richelieu, laqiielle fut créée le l e r  janvier 1982. Elle 
compterid vingt municipalités et prés de 100,000 ha hi tant.^. 

La mission de la M.R.C. comportait l'élaboration d'un schéma 
regional d'aménnffctnent, dont le but corisistait <( troiiver I'affec- 
tation lit plus appropride poiir chaque type de sol (agriciiltui-e, 
construction, zone inondable). . . (afiii) de permettre aux munici- 
palités . . .  de  bien planifier leiir développement yi (1). Ces 
deri~ières devaient donc cont'eccionner ?i cette iin un plan d'iir- 
banisme, h l'intérieur de normes établies par Qiiébec. 

Le schéma d'aménagement de la municipalité rkgionale de 
comte du I-laut-Kichelieu entra e n  vigueur le 13 octobre 1988. 
Le plan d'urbanisme de la rnunicipali té de sain t-~aiiI-de-1'Yle-aux- 
Noix fut pour sa part adopté par reglerneiit le 2 jiiillet 1991. 

La collecte des mat.i&res recyclables depuis le let- janvier 1996 
par la filme Compo-Haut-Richelieu, celle des déchets domes- 

(1) L'évoltirion municipale du QiiPhee des répjons, Diaiie Saint-Pierre. Union des rniiiiici- 

paiitbs réfiionnies de comtt', 1994. 



tiques dangereux (D.D.D.) ainsi que l'implantation dans ln régi011 
de parcs i~ conteneurs, représent.ent des exeniples de rén1i.satioi-i~ 
relevant dii c t~amp  de compétence de la k1.R.C. 

L'acliat du réseau éleetriyrie 

Au printemps 1990, la miinicipalité estima avantageux dc 
procéder A l'acquisition de son reseaci d'éclairage piiblic. En agis- 
sant  de la sorte, elle pouvait en confier l'entretie~i B l'entrepre- 
neur-électriciei~ de son cl~oix, une soliition éconoiniqtieinei.it 
avantageuse vu 1cs colics de déplacement très klcvés dYMydro- 
Québec. 

On retint les services de h4. Florent Guny, de Lacolle. Les 
économies réalisées permirent. d'effacer l'etnprunr contr:icté polir 
l'achat d u  réseau (environ 858,000.) en moins de trois ans. 
a l'automne 1.993, on changea les lampes a vapeur de mercure 
pour des Icimiéres au sodium plus efticaces. 

Rénovatioii de I'h9tel de ville 
E ~ I  aoûr 1994, le Conseil présenta une demaride d'aide fillari- 

cière, dans le cadre d u  progrsrnrne des travacis d'infr:istnictures 
Canada-Québec, afin de metrre en  oeuvre un projet d'agrandisse- 
inent de l'hôtel de ville. 

On kmjt les appels d'offres en mars 1995 et le mois suivant, on 
accorda le contrat pour (< la réno\~at.ion et I'agraridisseinent de  la 
mairie et du Poste de ponipiers » aux Entreprises Fraser et 
Gnuthier Inc. 

Le service des inceridies disposa doiic à compter de 1996 de 
locaux plus vastes e t  l'administration municipale d'iii~e salle de 
delibérations ainsi que de bureaus pliis spacieiix. L'édifice r6nové 
comprerid &alement une voûte incombustible. 

Le Cliib Optimiste 

Le Club Optimiste saint-~aul-cle-l'?le-aux-~oix débii~a. scs 
activités le 24 janvier 1982, avec 1111 effectif de  27 meilibres. 
L'équipe de fondarion comprenait Raymoild Boucher (Président 
fondateur), Pierre Lenoir (Président fandat.eur par intérim), 
.Jacques Dion, Jean Beauclîamp, Jean-François Bisailloii, Michel 
Tral~an, AlJichel Farrell, Paul Martin, Serge Boudrcau, Roland 
Boudreau et Pierre Gosseliil. 



L'organisme se distingue par I'irnplicntion continuelle d e  ses 
membres ariprés de la jeunesse. Tout au long de I'anilée, il sup- 
porte de n~ulciples activités q tii contribuent à I'6pariouisseriient 
des jeunes citoyens. II attribue égiilement SLII. une base anriuelle 
des bourses d'études h ceux tllent.re eux qui fréquentent les insti- 
tutions collégiales et universitaires. 

Financé en bonne partie par la vente de billets donriant lieu à 
l'attribution d'int~ressants séjours ?I l'étranger (la f'orrniile Opti- 
voyage), le Cliib estime avoir distribué depuis 15 ans près d'un 
denii-million de dollars au sein de la communaiité. 11 comptait, en 
1997, 77 membres recnités à saint-~aul-de-l'fle-aux-~oix et à 
Saint-17alentjn. 

Ses présidents furent : 
Pierre Leiioir 
Jean-François Bisnillon 
Jean Beaucliamp 
Michel Traliari 
Kobrrt Hébert. 
Serge 13oiidreau 
Jnclin Bisailloii 
Deiiis Trahsn 

Guy Laiigevin 
Yvon Fournier 
Germaine Laverrière 
Brutio Foitrnier 
Marc Fortiii 
Carolitie Rousselet 
Jean-Luc Rlais 
Itobert Uoudrenu 

Le Club de I'Qe d'Or 

La pop~ilaciori québécoise vivant de plus en pliis longtemps en 
bonne condition physique, la nécessitk s'impose d'orgaiiiser des 
activités récréatives, sporLives, sociales et cultiirelles çorrespon- 
dclnt aux besoins spécifiqiies des personnes plus 3gées. C'est Ih un 
des objectifs principaux des Clubs de l'hge d'Or. 

Celiii de   ai rit-~aul-de-l'Pie-aux-NO~X reçut confirmation de 
son affiliation à la Fkdératiori des Cliibs de l'âge d'Or le 17  janvier 
1984 et ses lettres patentes le 9 niars de ta même année. Le pre- 
mier Conseil d'administration se composait de : 

kI. Jeiin-Paul M6iIrietiu (~irksirlciit) 
M .  Roger Asselin 
Mme Germaine Savage (secietaire) 
hliiie Thér&sc Rajotte 
hl. Gernld Miron 
M. Isidore Dubois 
&[nie Jacqueline Lniiglois 



Après la foi-idation du Club, le Cotîseil municipal init le chalet 
des loisirs a sa disposition. Une t'ois terminée la construction du 
Ceritre i'aulinois, eii 1988, une partie clil chalet devint le local 
esclusif dii Club. Les présidents depuis sa fondation fiirent : 

hl. Jean-Paul I\.lérinenu (1984-55) 
M. Paiil Desjardins (1985-96) 
M. G L I ~  1,angevi11 0996-  ) 

Les Cli~bs de l'âge d'Or co~nptent  211,000 adhérents au 
Québec. Celiii de  Siiint-Paul regroupe eiiviron 1 75 membres (de 
Saint-Paul et de Saint-Valent.in) et fait partie de la FADOQ 
(Pbdéracion de l'3ge d'Or du  Qiiéhec), Région Rive-Sud 
Métropolitajiîe, luquelle rassenible 54 clubs. II accueille les per- 
sonnes de 50 ans et plus. 

Une citoyenne kmérite 

Ai1 coiirs de l'année 1996, utîe résidante de Saint-Paul de-l'lie- 
nus Noix, nudarne J.,aure-Anna Grégoire, reçut l ' insiaie honneur 
d'être iiommée (c Chevalier ), de  l'Ordre Natioi~al du Q~iébec par le 
Premier ministre L~icien Eouchard. 

Originaire de Saint-Cyprien-de-h'npic~ille (1913), rnadanie 
Gré4oirc fit preiive tout au long de sa vie d'opiniâtreté et de 
persévbrance 1nalgr6 des circonst:inces parfois difficiles. 
13p1-ouvée en bas dge par la perte de sa n-ière, elle devint elle-même 
veuve à lYAge de 38 ails, lorsc~ue son inari Armand Réniillfird perdit 
la vie en 1953, lors d'un accident d'auto~nnbile B l'entrée nord du 
village de S:iint-~aul-de-l'fle-~LIX-NO~X. 

Sa ténacité ct sa force de caractère lui permireiit neaiilmoins 
d'élever et de t'aire instriiire ses dix enfants. Elle operait à 
l'époque B Saint-\ralentiri Lin niagasin get~éral situé pi-ès de la voie 
ferrée et possédait une ferme, dont elle est toujoiirs la propriétaire, 
ail sud du village de Saint-Paul. 

La rnunicipalitS de saint-P~LII-de-l'Île-ails-~oix a teriLi 5 lui 

rendre uiî 11ornrnage spccial, en :lanvier 1997, e n  la nommant 
citoycnile émérite de la rnunicipnlite. 



Le développement économique 

Le comptoir de la Cnisse populaire 
Dans tes années soixaiite, M. Isaïe Beauchamp tenait, dans un 

local adjacent à son ~nagasin général, une succ~irsale de la Banque 
Canadienne Nationale. Celle-ci coiinut plus ou moins de succés 
car les résidants s'y rendaient pour encaisser leurs chèques, sans 
pour autant y effectuer des dép0ts ou des transactions. 011 

préférait l'anonymat des banques situées à l'extérieur de la muni- 
cipalitb (1). 

En 1976, quelques citoyens présentèrent une pétition au 
Coriseil, laquelle soiihaitait la préseiice d'une Cnisse populaire ?I 
saint-palil-de-i'fle-aux-~oix. Celui-ci manifesta son appui au pro- 
jet, mais i l  î'a.llut attendre 1978 pour assister à des démarches con- 
cr&tes en ce sens. hl. Isidore Bergeron, alors directeur de  la Caisse 
populaire de Lacolle et Saint-Bentard et  résidant de Saint-Paul- 
de-l'île-aux-~oix, appuyait ouvertement l'idée. La corporation 
municipale et Iw Fabrique de Io paroisse manifestèrent lYintent.ion 
de transférer lezir compte de Saint-Jean ?I Saint-Paiil, dès qu'lin 
comptoir de la Caisse popillaire y serait ouvert. 

Pour le loger, on songea d'abord au soiis-sol de l'église. La 
Fabrique avait même coiltacté M. Bergeron h ce sujet (2). 

On loua finalement des locaux, situés R I I  soiis-sol du dépan- 
rieiir opérant non loin de la 63e nvenue. Le 19 août 1979, on 
prockda à I'inauguracion officielle du comptoir-caisse jle-ai~u- 
Noix, rattaché B la Caisse populaire de Lacolle et Saint-Bernard 
(devenue depuis la Caisse populaire de 13eaujeu). Celiii-ci comp- 
tair 300 rneilibres et possédait un actif de 300 000 S. On n'y trou- 
vait qu'un seiil employé. Les dépôts et les retraits constituaient 
les seules opérations accessibles. 

Quelques arinées plus tard, M. Lionel Gagnon. citoyen du vil- 
lage de Saint-Paul et partisari dés la premi8re 11eure de I'implnn- 
tation du comptoir, f i t  ériger un bhcirnent sur i in terrain lui appar- 

(1) Le conimerce Renucliamp abrltilit aussi le bureaii de poste de Saint-Paul. Lorsque 
Diane Beuuclinmp quitta sa fonctlon de maitresse de poste. dEhur 1992. la Sociétç 
caiiadienne des Postes convertir son bureau de poste en comptoir postal franchis6 
et instqlh Lin kiosque postal daris Ic stationnement municipal, en hce de I'6glise. 

(7) On parla écalen-ieiir h cette &poque Siitili~er le sciiis-sol de l'église comme bililio- 
tlil.qiie m~inicipale 



tenant à la sortie nord du viUage et le loua aux adrnii~istrateurs de la 
Caisse popiilaire de La.colle et Ssjnt-Bernard, afin ciii'ils y transfèrent 
les activités di1 comptoir-caisse. 1"i la fin dii bail, la C;iisse ei-i fit 
I1:icqiiisit.ion. On y exkcuta des travaiuc d'agrandissemerit en 1992. 

Le comptoir eii~ploie actiiellemeiit uri dirccte~ir,  trois 
caissikres et une coriseillére en linailces. 11 offre tous les services 
bancaires usuels offerts par le moiivenient Ucsjardins, y coilîpris 
la veiitc d'assurances. 11 dessert environ 1500 membres et 
effectue annuellement quelque 100 000 cransactions. Possédai~t 
iin actif de 1.2 millions de dollars dont 8 ~nillioiis eri épargnes, il 
est dot6 d'ut1 guichet aiirornarique depiiis Février 1996. 

L s  capitale nautique du Québec 
En 1895, au plus fort de la liirte pour conserver leur kglise, les 

foi~dnteiirs de saint- aii il-de-l'île-aiix-Noix avaient affirriie que 
s'élojgner de la rivière Riclielieu constitiiait une erreur. Le t.ernps 
se chargea de leur donner en bonne partie raison. Irnmii~ble et 
ni~iestueux, le coiirs d'eau qiii servit de voie d'exploration au 
début cle la colonie et par la suite de voie dc transport, denieure 
plus que jnmais, en cette Fin de 2Oe sjèclc, vitfil poiir l'éconoiîiie 
paiilirioise. 

En plus d'attirer siir ses bords de noitibreus résidants qui per- 
mirent le développement de Saint-Paul, le Kichelieii a fait sur@ 
cllez nous des ent.reprises nautiques prospères, dont la 1-éputation 
s'&end désormais bien au-dei3 de la province de Québec. Les 
marinas Gosselin, Fortin et Gagnon, (< les trois grands >> cornme 
certains se plaisent à les siirnomnîer, possèderît aujoiird'hui des 
chiffres d'aff~ires dc plusieurs millions de do1l;irs et confèrent B 
nocre muiiicipalité son titre de  capit:ile nautique. 

Cettc appell~tiun n'est en  rien exagérée, seloi? hl. Gilles Fortin, 
propriétaire avec son hère Denis de la mariiin qu i  porte leur nom : 
« Lorsque je me rends I l'ktranger par affaires. 2 des endroits 
conIrne Chicago, prgcise-c-il, je constate que dans le milieil du 
nautisnic, Saint-~aiil-de-I'~le-a~~~~-~~is-~ois et ses rnsirinas sont co~irius 
niêrne h l'extérieur du pays z .  

La marina Gosselin 

1:histoire de la inarinti Gosselin se confond avec celle de la 
rnunicipaliré. Tout au long du  siècle, Joseph Gossc.lin pkre, 



Joseph Gosselin fils et leurs descendants ont oeuvré dans tes 
domaines du  tourisme. de la villégiature et de la navigation de 
plaisance. 

Joseph, père, opérait l'hôtel Gosselin, près du Richelieu, 
leqiiel accueillait au débiit du siécle pêcheurs et cl-iasseurs. 
Joseph, Eils, fut le bâtisseur de ce qui devint le Groupe nautique 
Gosselin. 11 fabriqua d'abord des chaloupes, qu'il mettait à la dis- 
position des arnaceurs de sports de plein air, puis son propre bac 
pour effectuer la traversée ?I l'fle-aux-~oix. Dans les années 
soixante-dix, i l  opérait encore iin traversier conduisant les 
visiteurs au  Fort Lennox. Les jnstallatior~s de la marina Gosselin 
s'étendent sur une superficie de quelque 700,000 pieds carres. En 
plus d'ofhir d e  nombreuses places à quai et un  parc d'enrreposage 
pour plusieiirs centaines de voiliers et de bateaux motorises, 
l'entreprise possède un atelier d'entretien et de  réparation qui 
emploie plusieurs travailleurs de  la région. 



Lit marina Fortin 

Le commerce rnis sur pied par G-érard Fortin, eri 195.5, débu- 
ta rnodesten~ent en  louant de petits cl-ialets et des chaloupes et  en 
clssurant le transport par trriversier des toiiristes clésireus de 
visiter le Fort Lennos. Le premier bateiiu vendu par M. Fortin, e n  
1959, mesurait 14 pieds et fut cCdé paiir la sonimc de 8400. 

En visitrint la spacieuse salle de montre de la marina,  
constniite entre 1990 et 1995, en y adtnirant uiî vaste chois d'em- 
barc:itions, dont certaines valent: ail bas mot pliis d'un demi-mil- 
liail de  dollars, on redise le chemin parcouru par l'entreprise. 

Établi a 850,000. en 1960, son chiffre d'affaires approchait le 
clemi-million en 1979 et atteint auiourd'hui pliis de dix tnillions de 
dollars. Sa clientèle provient surtout de  Moiluéal, mais également 
de I'Oritario, des provinces maritimes et des fitats-unis. L'&té, e n  
période de pointe, Ia niarina en~ploie jusq~i'À 35 personiles. Son 
espansion est À I'iniage de l'essor du nautisme au cours des 
dernières décennies. 



Ln marina Gagnon 

La marina Gagnon possède une infrastructure impressionnante. 
Son fondateur, M. André Gagnon, décéde en 1995, se faisait un 
point d'honneiir de posséder des installations de premier ordre. 

Tout débuta à l'aube des années soixante-dix, lorsque 
M. Gagnon entreprit de niettre ses aménagements personnels ?i la 
disposition de  quelqiies amis. Il décida par la suite d'exploiter une 
marina, un défi de [.aille puisqu'ii était alors plus ou moins 
familier avec ce domaine d'activité. 

En 1979, il procédait à la constniction des bdtiments situés 
sur la 62e avenue. Cannée siiivantc, il était en mesure d'accom- 
moder 200 embarcations. Eeii treprise prit constarnrnen t de 
l'expürision, si bien qu'elle peut actuellement desservir 400 plai- 
sanciers. Au plus fort de ses activitbs estivales, la marina Gagnon 
emploie 35 travailleurs. Elle s'est dotee, en 1991, d'une superbe 
salle de montre, erigée facc ?i l'hôtel de ville de Saint-Paul. A ceux 
que la construction de l'édilice ail coeur du village inquiétait, M .  
Gagnon affirmait, pi rice-sans-rire, qu'il serait pliis beau que l'hô- 
tel de  ville ! La marina Gagnon, actuellement dirigée par 
Dominique et Palil-André Gagnon, figure pa.rmi les plus inipor- 
tantes niarinas de la province. 

La municipalité cle Saint-  aii il-de-l'île-aux-Noix compte deiix 
autres marinas : 13 rnarirla Saint-~aul-de-1'Ple-aiix-~oix, à la surtie 
s u d  du vil.lfige, et la maiina BOU& 514, à mi-chemin entre Saint- 
Paul e t  Cantic. Si elles ne possèdent pas l'envergiire des précé- 
dentes, elles n'en demeurent pas moiris en pleine croissance. 

D'autres commerces locaiix sont directement reliés aus loisirs 
de plein air et A la proximité de la rivière Richelieu. h~lentionnons 
la pourvoirie de iM. Guy Mayer, qui offre aiix chasseurs et pêcheurs 
les services necessaires a la pratique de leur sport. Son père, M. 
Toussaint Ivlayer, acheta à la fiil des années quarante le site de 
1'a.ncien hôtel Bouillon et entreprit de  louer des petits chalets et 
des embarcations. La iarnille Mayer possède donc une expertise 
de près de 50 ans en ce domaine. 

Des entreprises comme Jean-Jacques Martin Marine et Aqua 
Concept opkrent elles aussi dans le champ d'activité du nautisme. 







Le Festival aaiitique 

De 1954 à 1995 se tint annuelleinent le Fest.ii~a1 Nautique de 
~aint-~aul-de-1'~1e-a~~x-~oix, trois jours d'activités reliées à La 
navigation de plnisance. Une des attractions les plus goûtées dii 
public consistait en une parade de bateaiix? décores au gré de 
I1ima.@natioil des propriétaires. Les concepts les plus origitiaux 
remportaient des prix. 

D'atinée en année, I'évknement grandissait en importance et 
requérait une quantité considérable de bénévoles. Victime de son 
expansion et des ct~prices de la température, le festival fit  reliiclie 
en 1996 et  1997. TI est ii souhaiter que cecte manifestation visant 
A souligner la vocation moderne de Saint-Paul reiVieilne un  jour. 

Entreprises familiales 

Si le domaine de ICI plaisance et du loisir occupe clans la 
municipalité iine grande iniportance, i l  ne faut pas minimiser 
pour alitant la réussite de plusieurs fan-iilles paulinoises dans  
d'autres sphères d'activité conlmerciale. La qiiincailleric Fleury, 
le marché Reaucl-iamp, les garages Deiieault, Bisaillon et Blais sont 
des entreprises familiales solideinent itnplaritées ?I Saint-Paiil 
depuis de r~ombreuses années.  Les Ean~illes Boudrea~i  et 
Gamache, de  leiir côté, sont deveniies des a joiieurs ma:icurs )) 

dans leur spécialite. 

Les 171eu1-y~ aujoiirdlhui propriétaires cl'iine vasre quincaillerie, 
opérnienr également dans les années 70 un supermarché et un  
mngasii-i de ineiibles. 

A 1s iiii des années 50, le marché Reaucharnp, a~!jourd'hiii 
agrandi et moderne, était le poinr de rassemblement des 
psroissiens après la messe dominicale. SitAr l'office religieus 
terminé, petits et grands se précipitaient <( cllez Beauchamp ». 
C'était la cohiie datis le magasin gén6ral ! La famille tenait égale- 
ment le hureaii d e  poste miinicipal et géra pendant Lin certa.in 
temps une succursale bancaire. 

Alors que le garage Deneaiilt oeuvre plus particulièi-ement 
dans le doii~nirie de In m6caniqiie gbnbrale, le garage Bisailloii se 
spécialise dans la réparation de carosseries d'aiitomobiles. La 
t'smille Blais pour sa pni-t, en  plus de tenir garage, effectue le t r ~ n s -  
port de terre e t  de gravicr par camion et  assure le dkneigeinerit cle 



Rhihlirrion tltr Lnmmcrcc I ~ L  ,il. cr Alme R w r  Fl;,iir3. prtr le <.iirC Liici~.>i I ( r +  rrn 1960. 

pliisieurs routes de la region. Déja, en 1950, M. Aime Blais, do r s  
résidant de Saint-Valentin. oiivrait et entrecenait tous les cheri~ins 
d'hiver de Saint-Paul (à l'exception de la route 9 B ,  l'actuelle route 
223) pour la somme de S600 ! 



Les Pét.roles Saint-Jean 
L'entreprise a Les Pétroles 

Saint-Jecin Inc », qui a acquis 
clepiiis quelques rin~iées une 
dimension quasi régionale, est 
issue du niodeste cornnierce 
initié p;rr Roland Uoiidreaii au 
coeur-du village de Saint-Paul 
(1). 1\ la fin des années qua-  
rante, M .  Boudreau etait can- 
tonnier et dirigeait iine éqiiipe 
d'hommes chargée de l'entrc- 
tien des routes de la paroisse 
(2). Vers 1952, il débuta la 
livraison aux rksidants du 
sectecir de bonbonnes d e  
propane. a I'époque, l'utilisa- 
tion de ce type de chauffage 
é ta i t  plutôt restreinte. M. 
Boudreclu possédait iin petit 
camion, doric i l  rnoclit'iiiit la 
boite selon I'iitilisation. 

- -- 
Sous la conduite de ses - .  Y- 

RIS. « Les Pétroles Saiiit-Jean » 
une ,If. rt .\/n~e A ~ c i " f e u r 1 ~ 0 1 1 0 m u ~ .  r x m t t a  dc 

dl. Roland n o i i o n , ~ ~ ~ ~ .  lejviitlrri~ri~r <Ira 
accéléree au coiirs des deux -pdm!as sni,,r.Jmn-, 
dert1ièi.e~ décennies et 
représentent aiijourd'l~ui un nom important dans  le domairie 
des produits combustibles. MM. Serge et  Pierre Boudreau, les 
propriktaires, possédent une flotte de I l  camions (six pour 
le propane et 5 pour l'huile à cliaut'fage) et emploient jusqu'à 
20 personnes. 

Le Centre du camion Gamache 
En avril 1971, Arthur Gamache, alors mécanicien, décida de 

partir en affaires à son compte e t  Fonda, avec son hère Conrad, le 
Garage Gamache, un modeste hlitimetit de 27 X 35 pieds pouvant 
h peine contenir deus automobiles. 

Un de leurs premiers gros clieiits fut la compagnie Pillsbilqr, 
qiii lecir confiait I'entretiei~ de ses camions. A u  fil des années, le 
garnge se spécialisa dans la réparation de carniot-is lourds et fut 
agrandi à plusieiirs reprises. A la niort d'ért11iir Garnacl~e, ses fils 
bchard ,  Serge et Christian assiir&renr la bonne innrche de I'en- 
treprise, qiii connut alors cine expansion fulgurarite. 

(1) 1.n résidencc où liabitait hi. Ibiidrenu al)rita zi la fin du sicclc dernier unc auberte. 
1' i 1-lôrel Siini-i'd'alenrin y. La famille lbudreau y opéra ulci.neiirenient un petit rmc;iaiirniii. 

(2) M .Uhcrr i3mficlic ct LI Gastori Cl4meiit hirenc &&denient ~mtonriiers eritre 1950 et 1970 



Le Centre dii camion Gc?m:iclie possède aujoiird'hui un  
personnel de 35 employés. II acl-iètc et reveild anniiellemerit phis 

de 800 camions et son chiffre d'affaires dépasse les 25 millions de 
dollars. Ses activites s'éterident jusqu'aux 6tats-unis, A Cuba et 
aux Barbades. II constitue un des plus gros cornmerces dti genre 
aii Canada. 

Disparus prématurément 

Sur une période d'un siécle, il se produit t'a.talernenc de  nom- 
breux événements malheureitx qui font partie intégrante de l'liis- 
toire d'une niunjcipalité. Plusieiirs Paulinoix et estivants furent 
ainsi emportés prématuriment, fauchés en pleine jeiinesse ou 
dans la tleur de l',?ge. I I  serait dommage que leur disparition 
subite les exclue de notre i-[,&moire collective. É~oc~iions brieve- 
ment Ie souvenir de qiielques-lins d'entre eux, dorit la disparition 
boiileversa particiilièrement les Paulirioix. 

Le jeune Shédéric 
Débiit mai 1903, les enfants de  Georges Sl-iédéric se rendirent 

un marin s'arnuser près de la rivière. P a m i  eux iin banibin de 
trojs ails, qui manqua bientôt à l'appel. On orga.nisa vainement 
des recl~erches siir la grève et dails les bois avoisinants. On 
retrouva le jeiine garqon deux jours pliis tard, noye dans iine mare 
d'à peine trois pieds de profondeur. Un examen sommaire du 



corps rbvéla une sérieuse blessure près de I'oejl. 011 l'attribua à 
iine chute e t  on rie poussa pas l'affaire plus loin. 

Noyades près du Fort Lennox 

En juin 1929, Thomas Dallaire et Gaston Robei-ge se noyèrent 
prks du Fort Lennox. Uri citoyen de Sairit-Jean en  train de 
pêcher dans les environs et un certain hl. Gagnon, de Saint-Paul, 
sorrirerlt les corps de l'eau, sa.ns pouvoir les réanimer. Tkomas 
Dallaire &ait âgé de 24 aiis. 

Olier Héberî 

Le 20 septembre 1930, Olier Hébert, 19 ans, fils de Félis 
1-lébert et de kiaria Perron, decéda 3 l'hôpital de  Saint-Jean des 
suites de brûlures subies lors d'une explosion, quelqiies jours plus 
tôt. A cette époque, on utilisait des engins pour scier le bois et 
battre le grain. 11 fallait pour les t'aire démarrer y verser Urie  

cert.aine quantité de gazoline et actionner une roiie. Cors d ~ i  
dbmarrage, i l  se produisait souvent une détonation. Éprouvant de 
la difficulté h mett.re le moteur d'une de ces machiries en niarclle, 
des travailleurs allèrent qiiérir l'aide di1 jeune Ilébert, qui étaic fils 
de mécanicien. 

Des temoins racoiiterent qiie le jeune homme tenait uii hidon 
d'essence à la main lorsque la machine déniarra. Utle explosion 
plus force qu'à I'accoutiimde le fit sursauter. Le liquide se renver- 
SR siIr lui et le feu se coi-tlmuniqiia instn.ntandment à ses 
vêcemenrs. Des personnes préser~tes se blessèrent sérieusement 
aux mains en tentanr de lui porter secours. Gravernei~t brî~lk mais 
toujoiirs conscient, i l  f u t  l~ospitalisé e t  décéda quelqiie tenips plus 
tard. II était I'aîiié d'une famjlle de huit enfants. L'accident se 
produisit chez M. Adjuteur Boudreau. 

Napoléon Gamache 

Napoléori Gamache revenait de scier du bois, en voiture B 
chevaux, en février 1932, lorsqu'une bride de l'attelage se rompit. 
Les bêces prirent le mors aux derits et M. Gamache se fractura une 
jambe en tentanr de sauter d u  vél~icule, près de la denleiire de 
M. Joseph Clément (encre la 29e et la 31e avenue). Hospitalisé ii 
Saint-Jean, il fut emporté par des complicatioxis le 16 mars 1932, 
environ six semaines après l'accident. Il était Agé de 39 ans  et 
laissait derrière lui 1.5 enfants. 



Triple noyade à Saint-Paul 
Le 22 aoUt 1936, quatre jeunes hommes 1oiiGrent une 

chaloupe polir aller pêcher sur le Richelieu, en  face d u  village. En 
se cldplaçant dans I'ernbarcation, ils la  firent chavirer. Jack 
1-Iolden et Jaclt Browmer ne savaient pas nager et coulérent aus- 
sitôt. Robert Robb, qui possédait u n e  rrlputation de bon nageur, 
cria à son compagnon Frank Rowland de se cramponner à l'ern- 
I~arcatjon pendant qii'il allait quérir du secours. A cent pieds de 
la rive, ses forces IJaùai-idonnérent et il se noya. Des riverains 
accounis sur les lieux réussirent B ramener Rowland sain et saiif. 

Normand Girard 

Le fils de M. et  Mme Orner Girard, Norm:ind Gir~ird, 9 ans, 
fut I~eiir té par iine ailtomobile, eti février 1940, alors qu'il rraver- 
sait la rue du village. 11 dkceda quelqiies jours plus tard, Zi 

l'hôpital de Saint-Jean. 

Victor Cyr 

Victor Cy r, fils de Lucien Cyr  et de Mary Stieppard, affection- 
nait la chasse. À l'automne 1942, i l  épifiit l'arrivée du gibier dons 
uiie chaloupe en compagnie d'un autre cl~asseur. Lorsque les 
cai-iards se mani festérent, il se leva brusqiiement dans I'ernbarca- 
ci011 et épaula son fcisjl. Son conipngnon, placé derrière lui, ti'avait 
pas prévu le geste et fit feu, l'atteignant gravernelit. II tnounit le 
20 octobre 1942 à l'hôpital de Saint-Jean, âgé de  1 7  ans. 

Les frères Bisiiillon 

André, Fernand et Jeari Bisaillon, fils de Félix Bisaillon e t  
d'Orise Éthier, 5g4s respectivement de 19, 16 et 15 ans, 
dkcidèrent, le 4 aoiit 1944, d'allei* se baigner h la rivière. Une fois 
B l'eau, ils se ret.rou\~érent en difficulté. Roger Benoît, qui les 
accon~pag~iait, réussit B ramener André sur la rive sain et sa.iiC 
mais ne  put en t'aire alitant pour ses deux frères. Les manoeuvres 
de réanimatioii s'avérGrent inutiles. Ce drame secoiia toute la 
cornmiinauté, les Bisaillon figurant parmi les 
anciennes hmilles de In municipalité. André Bisaillon occupa 
plus tard 1;i mairie d e  saint- aii il-de-l'Île-  LIS-~oix de 1971 à 1989. 

En pique-nique h l '?le-aux-~oix avec ses pnrents, fin juillet 
1952, le jeune Denis Massé, 3 ans, échappa 5 leur n t  tention. Après 



une heure de recherches, on localisa son corps près du quai 

Main Clément 

Nain Cl6ment1 1 2  ans,  fils de Gaston Clément et de Régina 
Plante, se dirigeait, le 12 aoîit 195S, au volant d'uri tracteur, vers 
la ferme de son oi~cle à Notre-Danie-du-Mont-Carnle1. Suite h une 
faute d'jiiattention oii à une faiisse manoeuvre, le véhicule versa 
dans le fossé et broya le jeiine garçon h rriort. 

Serge Ilesjourdy 

Le 10 novembre 1963, Serge Desjoiirdy, fils de M.  et Mme l'\!on 
Desjoiirdy partit tbt le m:itin R la chasse ailx canards. Ils se noya 
après être tombé de son embarcation. 11 était âgé de 15 8nS. 

U~nielle Fleury 

Es petite Danielle I'leuiy, 8 ans, fille de Claude Fleury et 
cl'Yvette Lambert, perdit la vie par noyade le 15 février 1965. 
Partie patiiier en fin d'après-midi avec des cornpagnoils dans  1111 

petit boisé entre la route et la rivière, 011 présume qu'en voii[ant 
retourner chez elle, elle confoiidit les lumikres du village avec 
celles du  Fort Lennos, prenant ainsi In direction d e  !a rivikre. 

:\~Iicl.ielle Hisaillon, etudiante de 1 7  ans. fille d'André Bisaillon 
et de Céline Guay, fut heurtée n~ortellement par une automobile, 
le 24 occobre 1968, alors qu'elle rnarchait le long de la roure 223, 
non loin de chez elle. 

Richard Bisaillon 
hchard  Bisaillon, 19 ans, fils d'And1-6 Bisaillon et de Céline 

Guay, et Michel Savard, fils de Jean-Guy Savarcl ec de Marie-Claire 
Béchard, Furent portés disparus le 6 t'evrier 1972, après avoir été 
vus pour la derniere fois se dbplaçant en motoneige. I ls  s'&ienç 
noyés dans le Richelieu, face à I1ancieriiie propriété de M. J.G. 
\Vilson, entre Saint-Paul et Cantic. 

Diane Létourneau 

Diane Létocirneaii, figée de 16 ans,  perdit la vie lors d'un acci- 
dent cle In route sunJenu au sud de la municipalité, le 16 seprern- 
kre 1984. Son ~iitornobile heiirta u n  arbre le loiig de la route 223. 



Sise a i l  tnilieii de la riviere Richelieu, entre Saint-Jean-sur- 
Richelieu e t  la frontière amdricaine, l'!le-aux-~oix coinpte moins 
de trois quarts de ~nille (1330 mètres) sur sa longueur et un peu 
plus d'uii quart de rnille (500 mètres environ) sur sa partie la plus 
large. Elle hisait partie de la seigneurie de  Noya11, concédke en 
1733. En 1753, M .  de Nuyan la sous-concéda à Pierre Jourderiet, 
soldat de M. de Lorimiet. Le loyer annuel consistait en une 
poclzée de noix de I'île, livrable à la maison du seigneur, nie Saint- 
Paul, à Montréal. 

Les Français fortifièrent l'île en 1759, afin de faire obstacle A 
une ii~vasion éventuelle de la colonie par les forces anglaises. 

Du 16 ail 27 aout 1760, les troupes britanniqiies, fortes de 
3,400 honitnes et dirigees par le colonel l'laviland, firent le siege 
de l'île, laquelle se trouvair sous le commandement de M. de 
Bougaii-iville. Dans la nuiL du 27 au 28 a o î ~ t ,  la situacion s'avérant 

désespérée, la plupart des Français évacuèrent les lieux par la rive 
ouest du  Richelieu et  A travers les rnarhages, ne laissanr sur l'île 
qu'une qiiarantaine d'hommes qiii capi tulèi-enr le lendemain : 

R Haviland étni:t le diej' de I'crrméc anffbciise. Les Frunçais 
étnieiit commandés par l'un des I~omni-es célébl-es cle la Jn c1.i~ 
18e  sitcle, le j c6rn .e~~ Bo.ügainaillc, ancien aide [le camp de 
r\~lon.tca.lm. .. II ii 'avait qtlt.ti mil&?- d'hommes tt opposer ir. sot1 

adversuire. Ce dernier s'uperçut n~rirés dix jours de bom- 
bardements qis'il 11.e polcrrait jb-rcer le passage. Le 23 m û t ,  

comme lu peticeJlorte des Prnizçuis irait nin.ccrrée près de L'ern- 
bot~chzrre cle I n  riuière clu Sttd, le major Kodgus eut l%d&e de 
transporter secl-ètenieiit quclq~ies pièces clc canon dans son 
voisinage. Les premières rléclzcrrges tz&reni le co?n:man$nnt 
d'un. navire. Ses nra.telots, déco~iragés, nbnndon.né,renr la 
bateczti, qui.5.t~ pottssé pu.r le vent d'ouesr (cers lu rive est). Les 
Anglais s'en sa.isirmr et s'empar&rcît.t cles uut-res navires. Celcr 
leur pemit de transporter dm-urs C T O I L ~ C S  pa,r lu rivière c l u  Szrd 
5-14~ la t k e  ozlesc d u  Kiclzelieu et d'aller camper s-iir lu -ferme 
Uoileaii, crujourcl'lz:zi i cclr qirai cle suini- ~~~ul- t - le - l ' f~e-c im-1~ois .  



. . . AprPs co.nsultrrlion avec son Lat-major, (De ~ o ~ g u i ? z w i i ~ e )  
décidu que 1'm-ncm-i étnnt passé, i l  valait mie-im abundonner ln 
posirion.. La.issan.t rine gririiison de  cl7ia.r~~ rite I-iom mes, il pro- 
fita de In wuic pozir s'kclzapper uvec son ré,,irne?i-t par Ir bnru- 
chois de Uoileu:ti et les nz.mruis en.crirunnants. II  clevunça 
Havilancl h Montréal r (1). 

Après la capitulation, le général Amlierst ordonna de  raser les 
fortifications fi-ançaises. En 1761, la Noii\!elle-France Ctant 
tombée, les militaires qiiittèrent l'île, jugeant qii'elle avait en par- 
tie perdu son importance stratégique. 

Les Américains, dirigés par le général Arnold, I'occiipèreii t en 
1775, lors du  début de  leur rébellion contre l'Angleterre, et l'uti- 
lisèrent surtout comme basc d'opérations. Minés par la maladie, 
13arriculiéremenr par la petite vérole, ils l'abandonnèrent quelques 
mois pliis tard. 

De 1778 B 1782, les Britanniques décidèrent dlatnéliorer ses 
défenses et y érigèrent des fortifications importantes. 

Lors de 1a @erre de  1812, Brjtanniques et Arnéricaiils se dis- 
put.fint la siiprématie siir le Richelieu et le lac Champlain, une 
bataille nt?vak se déroula le 3 juin 1813 h proximitk de I'île, au 
cours de laquelle les vaisseailx a.rnéricains Eagle et Gro\\!ler furent 
captures. 

Uexisterice siir l'île à cette époque d'uri chantier de coiistruc- 
rion navale très actit' ( j l  op& jusqu'en 1834), coiijuguée à la 
réfection d'ouvrages dkfensifs, y amenèreiic une garnison plus 
importante er l'établissement d'un village sommaire. 

A I1ét4 lS19, on entreprit la conscmcc io~~  du fort actuel, qu'on 
nomma « Fort Lennox 9 :  en I'lionneur du gouverneur général 
Charles Lennox, duc  de Richmond, décéde la meme ailnee. On 
iicilisa de la pierre provena.nt de carrières du Vermont ( A  l'île 
Lamotte). On compléta les rravaus en 1839. 

( 1 )  Uii Iinrncliois est 1111 banc rle sable oii (le groirier s'aïsnçrint dans un cours d'eaii 
et form:int uiie petite baie. 'firé d'lin aniclc dti jtige Pliilippe Demers, pan1 dans 
le journal Le Csiintla Françnis. Le juge Demers (186.7-1951) est ne B Ileiiryvillc. 
,isocat. dépilté de Sainr-.lean et 1hcrviHc à la Chaml~rc des Cnnimuiies (1896-1'406). 
professetir de droit civil, doyen de la iaciilte rle droit de I'Uni\,ersir6 de hluntreal 
(1919), i l  B laisse de nonihreux écrits siir I'liistoire de la rbeinn di1 Richelieii. 



Récliiits après la contniction du fort, les effectifs n-iilitaires 
furent sensiblement augmentés lors de la rébellioii des Piitriores, 
eii 1837-1838. 

A partir de 1850, la garnison rie cessa de décroître. En 1557, 
la tren.taine de so1dat.s qui occupaient encore l'île se recjrei-ent. 
L'endroit serv j  t d'6cole de réforme pour adolescents de 
1838 à 1862. 

Les niilitaires occupéreiit B noiiveaii le Fort 1,ennox A partir de 
1662, lors cle la. giiei-re de Secession :iméricairie. 

Eii aoHt 1570, les troupes britaniiiques quittèrent d4fi tiitive- 
ment le Canada, et le Fort Lennox, ayant perdii tout rôle militaire, 
f i i t  pratiqziernent laissé h I'abaridon. Pendant plusieiirs ani-iées, le 
goii\:ernement loua l'île R des cultivareiirs, qui y recoltaient du 
ioin er y faisaient paître qiielqiics animatu. 

Au début du 20e siècle, l'île accueil.lit des excursionnistes, 
lesquels utilisaient entre mitres pour s'y rendre le vapeiir cle 
h.1. Ben Naylor, de Noyan. 



En 1921, le site passa sous la juridiction du ministère de 
l'lnt6rieur e t  divinr lieu historiqiie national. On allait y pique- 
niquer e t  on s'y adonnai t au  caniping et à la baignade. 

Lors de la seconde giierre mondiale, 0 1 1  y interna des réfiigiés 
d'origii~e juive provena.nr d'dlernngne et d'Europe. A la fin du 
conflit, l'endroit servir de colonie de vacances pour adolescents et 
retrouva progressivemerit sa vocation recréative. 

En juillet 1964. le ministère fédérai des Richesses naturelles y 
ouvrit iine école d'archéologie, clans le but de mettre à jour les 
foi-idat.ions des anciens bâcirnents. On y découvrit les assises de 
l'hôpital dci deuxième fort (1778). Les t'oiiilles se poursuivirent 
ultérieurement. 

A l'été 1969, la directiori des parcs nationaux e t  historiques, 
estimant la source d'approvisionnement en  eau et les installations 
sanitaires infidéquaces, dbcida d'interdire le camping siir l'île, ce 
qui suscita de nombreiises protestat.ions. 

De 1970 à 1995, on eft'ectua d'importants rravaux au Fort 
Lennos dans le but d'en assiirer la cotiservation. Lors d 'une pre- 
rniSre phase, oii restaura le corps de garde (1973-74) e n  plus de 
renouveler les toicures de la caserne et de la poiidriére. La secon- 
de phase permit entre autres la réfection des casemates (1992-93) 
e t  la restalirntion du logis des officiers (1993-95). 

En 1972, le ministère des Maires indiennes Ci Ottawa, de qui 
relevaient les parcs et les lieux historiques, entreprit la réalisation 
d'un projet dlam&nagement d'un centre d'accueil B la sortie sud du 
village de Saint-Paul, en face du fort, afin d'acconimoder les 
touristes désirarit visiter le site historique. Le projet comprenait 
égaiement la construction d'un embarcadère 8 partir duquel op&- 
rerait u n  traversier se rendant >, l '?le-aux-~oix.  On inaugiira ce 
centre d'accueil en 1978. 

Le Fort Lennos figure parmi les rares fortificatioris hritan- 
niqiies authentiques en Amérique du Nord. Ses structures origi- 
nales demeurent intactes, les différents travaux qu'on a effec- 
tués ne visant que sa conservation. 



11 existe depuis 1986 il11 organisme sans but lucracil, 
l'hssocifition coopérante K Les amis du Fort Lennor; P, donc les 
objectjfs viserlt sa promotioii, sa mise en valeur et sa conservation. 



Sous la siiperirision de Parcs Caiiada, iine organisation struc- 
turée accueille maintenant chaque année,  de mai à octobre, entre 
cinqua~tre et soisante mille touristes. Durant l'été, des activités 
variées rappellent l'histoire de ce site, en face duquel nacliiit I'an- 
cien village de Saint-\~'alencin, devenu saint-~aul-de-!'Pie-aux- 
Noix. 

Le Blocldoiius de la rivière Lacolle 

Situ& ?I l'extrémité sud de la municipalité de Saint-Paul-cle- 
l'lie-aux-~oix, près de  la rivière Lacolle, $I I'intersectiori de la roiite 
225 et de la lère avenue, le bloclrhaus de la rivière Lacolle fut 
érigé vers 1781 par des militaires aidés de  citoyens des environs. 

Un blockhaus constituait un ouvrage niilitairc défensif de 
petite dimension, en bois, qii'on krigeait géncralemerit en un  lieu 
stratégique et sur  une hauteur. Celui dc la rivière Lacolle servait 
?I protéger le moulin à scie et le phare constniits B proximité. Les 
sold:its b r i ~ ~ n n i q i i e s  opérant dans la région du I-Taut-Ftichclieu 
1'utilisa.ieni coinme avant-poste. II possédait di1 côté sud iin 

tunnel le reliant h la rivière, lequel pouvait servir & l'é\?asion de ses 
occiipai~ts en cas de prise par l'ennemi. Les soldats s'en servaient 
habiiuellement pour s'approvisiotii~er en eau.  

Dans le cadre de  la guerre de 1812 entre les hts -un i s  et la 
Grande-Bretagne, les Américains envisagèrent d'envahir le 
Caiiada par la voie du Richelieu. Le J O  mars 1814, le général 
a.méricain Willrinson, dont les qualités de stratège ét.aieiit plutfit 



médiocres, s'amena avec plusieurs milliers d'liommes au moulin 
er ail bloclihaus de 13 rivière Lacolle. 11 v fiit arrêté par 400 à 500 
l.iornmes, dirigés par le major Handcock et rer.rancl-iés dans le 
rnouliii 

K ... Le 30 inars 1814, le général LVilkinsri-n rklr i~ic ii Ylurcsb~irglz 
des jurces co.n.sicl&rables.. . il r-rcnersa ln frw~ui$re et skrnpura 
.fucile.ment d u  perir vi16~ge de  PlriIipsb-€sr< srrr la Baie 
ibiissisquoi. Ji revint sur la 17ke ka.ucjie ch i  km, rumnssu 5000 
/iom.inr.s à Ro1isi.s Poiirr et inu~cl-ia ii lertr tEre ric.):f Lacolle. 
f l f i i t  urrcté par le major Hcrndcock, ret.rn?-i.clié anec 500 solclu.ts 
c lc t .7~~ un. r-iioulin sitw' rru Bord d 'iriis petite riwisre non lo-iii du 
Richel.ielr.. . vers u n e  hezi:re de l'apr2.s-m-idi, Wilkinson d8ploya 
sn rrot~pe dco~s les bois enuiro,~tiancs. se prépera.n.t .4 cionrier 
l h s s n ~ ~ t  h ln bcyon,i.ctte. Ln wicroirci semblait ceruine etJ>r.cile 
et 1 'utcnqiie se cléclencha. avec e-ntrrriii,. Elle émit arte.izclzle c~.fLlc 
reçue par un . jeeu dirige et .fort vif Surpri:se, elle ch anceln ii I L  

instant. et s'cmp-ressa de chercher ab77 du-ns le bois. Trois 
canons cle diwrses porrbes_fiireiit n1.l:~ e ,r  batterie; ir aussija.ible 
d istuncc, ils nuraieiir cl-k jkire g raird dommage, m.ais ezrreiit 

gm:ndement sor4b'F.r cic ln m.oi~squc~erie des Ang6uis er de 
Imrrs dcu.~  petits ccrnons. 

Qiia.tre bntea:im cc imps de canons alrivèrent de l ' f ie-U~LV-NO~~; 
ils écccien~ trop loiii puuî- prendre pnrr wu combat, mccis 
ernpêcl~érent l'enriemi d e  cenzer le mwulin. La situatiosi était 
critique vit lu disproportion des f0rcnc.s. 1few la fin de I 'après- 
-mirfi, le 13e .rCqimen.c et les Volti&~irs cmncrdien.~ ren,tè.reî~c ci 
dc~i-u: rcp-iscs 1~n.e attaque cu.riaei-gsnte pour s é m p n r e ~  cles 
can.o.iis cles assuillari.ts. Cet acte <.le brcr.voure dCscsp&é ne 
p21t tenir cwttre deri,\: brin'eacl.es er route Ik~rri1lell:e engc~gdes 
contre cPiuc.  Penclant qucrrrtr Irezrres, ces 500 Lrit.wes Linrenr tête 

torrrc u?ae nrnl.ée. 

Ln n-uit s'upprocltuit et leurs muri.icio.tis r;triicii.t bien près ci Pme 
épuisées, puÎtrz.a.n.t n.irl 7ie so~gea.ir t~ se reitclre, CVilkinson eut 
peu.r d i~ttrrtjii.er r i  lu B ~ v ~ n ~ i c l i r c  ccrw qui u~rrient su jîcsquc-lh si 
eiciilla.nimorrt le repousser. 6 Ii.eur~s du soir, il commença sa 
Izonteusc retraite.. . Hc~ndcock n'uriuit que onse t.ii4s et 46 
tilessc's (1 )  B. 



A part.ir de 1814,  je blockhaus perdit tout rôle militaire et fut 
habite par plusieurs propriétaires. IJn accrochage entre militaires 
et patriotes se serait produit dans ses environs e n  1838. En 1921, 
son propriétaire, John ?Vilburn Bullock, refusa de le céder au gou- 
\~ernenierit canadien. Le gouvernement quebécois e n  fi t  I'acquisi- 
tion en 1950 de Gabrielle Dubord, de saint-~aul-de-l'jle-aux- ois, 
et classa le bâtiment monument historique quelques années plus 
tard. On y effectua des travaux de restaurarion en 1955, 1975 et 
1981. Seul bâtiment du genre au Québec A avoir conservé sa 
srructiire origiriale, i l  est accessible au public depuis 1979. 

Propriétk du ministère des Aft'aires culturelles jiisq~i'cn 1994, 
il appartient depuis h la n~unicipalité de saint-~aul-de-l'lie-aux- 
Noix, qui en confie la gestion et I'anirnation B IIOifice du tourisme 
et des congrès du Haut-Richelieu. En plus de visites commentées, 
on y trouve des renseignements totiristiqiies et une halte rolitiére. 

CurLs de Io paroisse de saint-peul-de-17$e-~~X-NOLX 
depuis sa fondation 

Vitalien Diipuis 
Alpl~orise Mandeville 
FClix Donat Coii\lrette 
Ch:irles Pilon 
Alexandre Charnpo~ix 
Adolphe Piché 
Palrri6nas Georges 
1:lorent Uourgenult 
Rolai-icl hrchambaiilt 
Lucien Roy 
Pernniid Ostiguy 
rbdri. biercier 
Jacques Bo11 ne:iu 
Fer~innd Ostiguy 

Au mois d'aout 1996, on nomma I'abbe Bonneau curé de la 
paroisse de Saint-VaIe~itii~ et Fernand Ostiguy cure de Saint-Paul- 
de-l'fle-aux-~oix. Début 1997, M. Bonneau devint vicaire à Saint- 
Paul où il résida. 

Notes biographiques concernant les curés 
de saint-~aul-de-l'Île-au- NO^ 

De 1898 B 199'7, treize prêt.res se  virent confier la cure de 
Saint-~aul-de-l'?le-aux- ois. Treize hommes qui, avec leurs 
qualités et leurs défauts, tentkrent de témoigner de l'idéal de vie 
qu'ils s'étaient fixé. Cette brève évocation de chaciin d'eux nous 
révéle par leur action les traits caract6risticliies, et nécessaire- 
ment les préjiigés, de leiirs kpoques respectives. 



occlipait le poste de  curé de Sainr-Valentin depuis 11~iit ans, 
lors du dernembren~ent de 13 paroisse eri 1898. 11 devint le pre- 
mier pasteirr de ~aint-~;iiil-de-1'~1c-ai~s-~ois le 20 août de cetce 
nleine a i~née ,  par mandement de Moriscigneur Palil Bruchksj, 
archei~êque de Moiitrkal. 

Con~nle le village de Saint-\Talentin se situait alors h I'em- 
placement ~ c t u e l  du village de Sainc-Paul, M.  Diipuis cllangea 
donc de cure  sans avoir h se déplacer ! Les tensions inévitables 
exista.nt entre les deux sectiotiç de Saint-\raleritiri appelées à se 
séparer ne f'acilit@renc pas sa tRche. II s'eftorça néanmoins de 
cierneiirer au-dessus di1 débat, avec succès semble-t-il, puisclu'eii 
aucune occasion les paroissieris de Sai~lt-Valentin ou de Stottsville 
n e  mirent en cause sa neutralite tout au long du processus de 
démernbrenient. Jiisqu'A la créatioii officielle de la nouvelle 
pal-oisse de Snint-~aul-de-l'île-a~ix-~oix, il assiira les cérémonies 
di1 culte dans  les chapelles temporaires de Stottsville ec de Saint- 
Valenrin. Une l'ois devenu cure2 de Saint-Paul, il reçut de 
h~[onseigneilr Bruchési urie lettre personiielle louant son impar- 
tialité cii toutes circonstances. 

Né  h Suiiit-Philippe en  1848, l'abbé Dupuis avait fait ses étiides 
i~ L'Assomption. Ordoriné prêtre en 1876 par Monseigneur Fabre, 
il exerça la fonction de vicaire dans plusieurs paroisses (à l'fle 
Bizard, à Sain t-Jean-Baptiste-de-Moilt.réa1, Saint-13arthélémyl La 
Prairie, Saint-Liic-siir-Ricl~clieii, Sainte-Anne-des-Plaines). Curé 
t'ondateiir de Saint-Canut en  1856, piiis curé de Saint-Valen tin de 
1890 5 1898, son sejozir dans  la nouvelle paroisse de Saint-Paiil- 
de-l'fie-aux-~uix f i i t  bref et il tj'assista donc pas R la constnictioii 
de l'église. 11 devint en 1899 curé de Saint-Cutlibert. i1 décCrla le 
5 septeiilb1.e 1912 à Sa.int-Philippe, Lgé de 64 ans. 

naquit à S:iiiit-Paul, clans le comte de Joliette, e n  1853. Fils de  
cultivateur, il fréquenta les coll&ges cle L'Assomption, de \Tarennes 
et de Rigaiid. II accéda à la pretrise en 1880 et fiit sticcessivemerit 
vicni re A Ssiiizt-Cuth bert, Saint-Felix-de-Iralois. Saincc- 
Scl.iola.st.ique et Lachine. Desservant de Saint-Pierre-aiix-I,iens- 
de-Montréal de 1897 1899, i i  devint ensuite curé de Saint-Pniil- 
de-l 'île-ails-~oir poiir tine période de prGs de vingt ails. I I  prési- 
da à la construction de l'église de la noiivelle paroisse. 



On le décrit cornnie un Iiomme dévou&, modeste et 
disponible. Les rares écrits qui subsistent de lui laissent deviner 
iine personne méticuleiise et soucieiise du travail bien fait. 
L'inventaire qu'il dressa des hier~s de l'égise, en 1905, en 
t4moigne : tout y est noté avec soin, jusqii'aii moindre détail. Ses 
rapports de  visites de paroisse nous renseignent. fort ~it.ilernent sur 
la population de notre localité à l'époque. 

i\4all1eureusement son séjoiir B saint-~aul-de-l'fie-aux-~oix se 
termiiia de façon abrupte. Plusieiirs paroissiens mirent en effet eii 
cause sa conduite personiielle et certains réclamèrent inscam- 
ment soi1 départ aupres de hIonseigrieur Bruchési. 
Conséquemment, en 1918, i l  se retira à L'Acadie, où il decéda 
subitement en j:invier 1920, R I'iige de 67 ans. 

F&LLX DONAT C O W T T E  
occupa pendant sept ans 121 ciire de saint-~aiil-de-l'?le-aux- 

Noix, soit de 1918 A 1925. Il laissa a ses paroissiens le souvenir 
d'un ptlsteur attentif et accessible. Si bien qu'A son décès, nom- 
breux furent ceiix qui tiilrent à assister ii ses l'iinérailles, même s'il 
avait qciir.té la paroisse depuis cinq ans. 

L'abbé Couvrette, tout au long des années, insista rggulière- 
Illent sur l'i~nportance de la tempérance. II voyajt d'un fort mau- 
vais oeil l'octroi par le Conseil inunicipal de licences d'hôtel, une 
menace, selon lui, au bori ordre daris la cornmiinauté et clans les 
famjlles. Il n'hésitait pas attribuer les abus d'a.lcool I'iniluence 
du Malin. Lorsqu'en juillet 1921, le Conseil municipal refusa d'ac- 
corder des licences, il s'en rkjaiiit publiqiiernent au prone du 
dimriiiche : a Merci à Dieci, declara-t-il, et aux conseillers pour le 
rejet de  la requête en Eaveur des licences. r La danse n e  trouvait 
pas davantage grfice i~ ses yeux. Lors de 1'01-ganisation de fêtes 
paroissiales, il insistait pour qu'elle y soit prohibée. 

Né Sainte-Dorothée en 1874 et (ils de ciiltivateur, il étudia a u  
collège Sairit-Laurent, ;ILI grand Sérniiîaire de Montrkal et ai1 semi- 
naire Sainte-Thérèse. Monseigiieiir Lorrain lui crii~féra la prêtrise 
en 1901. L'abbé Coiivrette se rendit :ilors étudier à Koine pendant 
deux ans; i l  y obtint le titre de docteur en droit canoniq~ie. A son 
retoiir, en 1903, i l  Eut vicaire h Saint-Jean-de-la-Croix, h h~Ioncréal, 
et à Saint-Vincent-de-Paul (Laval). El1 1904-1905, on le retrouve 
aunirii~ier de la maison mère des scieiirs de Sainte-Anne à Lnchine. 
Par 1a suire, i l  f i i t  vicaire 21 Sai~it-Henri pendant 13 ans  avant d'être 
nommé à Saint-~aul-de-l'f l e -a~ix-~oix .  



Après soli départ de  la paroisse, en 1925, il devint cure dc 
Saint-BenoPt jusqii'à sa retraite, en 1930. 11 moiirut e n  cette 
menle année, à 1';"ige de 56 ans. 

CHARLES PIJ,ON 

ne fit qiie passer à ~aint-Paiil-de-1'~1e-a~~x-~oix, n'y demeurant 
qu'cnviraii 18 niois, répartis su r  les annees 1925-1926. C'était Lin 
homme act.if, amateur de balle et sportif. Homriie cultivé, il n'en 
tirait cependant pas viinité. 

Fils de cordonnier, 116 h Lacliine en 1581, il fit ses études air 
collège L'Assoniptioi-i et au grand Séminaire de Montréal. 
Ordonné prêt.re en 1905 par Monscigne~ir Racicot, il enseigna au 
col12ge L'Assomption, avant d'occuper la charge de vicaire à Cdte- 
Saint-Paul (1906-1907, 1908- 19091, Sairit-Jean-de-la-Croix 
(1907-1908) et Saint-Enfant-Jésus (1909-1910). 

A rlouveau professeur ail collège L' Assoniptioii de 1910 B 1919, 
l'abbé Pilon, qiii était licencié en théologie de l'université de 
Québec, deviii~ en 1920 vicaire à Saint-Pierre-Clsiver (1.920- 
1922), puis à Saint-Rédempteur (1922-1923) et  à Siiint-Deiiis 
(1923-1925). Eri 1925, on lui confiait une première cure, e r ~  l'oc- 
currence celle de saint- aii il-de-l'?le-aux-~oix. 

Aprks son départ de  la paroisse, il fut curé B Saint-Vital (1926- 
1938) e t  h Sainte-Ciinégonde (1938-1 947). Il s'éteignit à 1'1-Iôtel- 
Dieu cie hlonti*éai en mars 1947, Ag& de 66 ans. 

Le curé ALE,YANDKE CHMIPOUX 
fiit une personne con traversée h Saint-Paul. 1-Iornnle entier 

et peii porté à la nuance, il s'avéra un fervent partisan de la 
construct.ion d'une salle paroissiale, ce qui, 011 I'irnagjrie, ne fit pas 
l'iinanirnité. 

II &tait né à Notre-Unme-de-Montréal en 1882. Fils de 
marchand, ses études se déroulèrerit ail collège de Joliette e t  ai1 
grand Séminaire de Montréal. Il devint prêtre en 1906. Avanc son 
arrivée dans notre paroisse, eii 1926, on l'avait désigné vicaire 
da.ns les paroisses de Poi~ite-Claire, sain te-Élisabeth, Saint- 
Zatique, La 3:ltivifé et Saint-Jeail-Baptiste. 



II ne possédait du tnilieu n ~ r a l  qu'une comprkhensioli limitée. 
D'oii certains conflits presqiie iiiévitables. II ne fallait pas, affir- 
mait-il, ignorer le inodernisme qui s'annonçait, mais plutot 
souscrire et profiter de ses Avantages. En d'autres tel-mes, il fal- 
lait, B son avis, être de sot1 temps. Et la sdle  paroissiale, avec ses 
multiples possibilités d'utilisation, lui apparaissait un  rnoyeii pour 
la communauté d'élargir ses horizons. 

On peiit consjdérer son pa.ssage à   ai rit-~aul-de-l'île-acis-~oix 
comme Ic clioc entre l'liomnie urbain et  le rnilieu rural plutôt 
réfractaire au changement. Exaspéré de constater cilie beaucoup 
persistaient, malgré ses efforts pour les convaincre, h s'opposer à 
la construction de la fameuse salle, il s'emporta et  eut  une parole 
malheureuse, qui suscita beaucoup d'animosité et restn dans les 
mémoires : E( Ne moiltez pas dans u n  trnjn, s'écria-t-il, car  c'est 
moderne ! B. Beaiicoilp ne lui pardonnèrent jamais cette remar- 
que dans laquelle ils percevaient uriç pointc de mépris. La salle f r i t  
[out de mgme construicc et l'avenir allait dérnoiltrer que la visioi~ 
des choses de l'abbé Champoiix ti'était pas dépoumie de lucidité : 
on n'arrÊte pa.s le progrès ! 

II quitta Saint-Paul en  1928 et occiipa par la suite les cures de 
Saint-Maxime (l,,nval), Sairît-Ambroise et Saint-Charles.  Sa 
dernière obédience Fut celle de curé-adminiscrateiir à Saint- 
Vjncent-Ferrier, de 1946 à 1955. Il  se retira ensuite e t  décéda en 
juin 1964. 11 avait 82 ans. 

De tous les ciirés de Sai nt-~aul-de-l'f le-ails-Noix, I'abbé 
IWOLPXIE PICI-IE ht celui qiii laissa les écrits les pliis intéres- 
sants. CCLIX-ci nous r&vèle~it lin homme entièrement consacré i~ 
son apostolat et iin caractère vif et ardent.. Aussi les gens l'appré- 
ciaien t-ils, même s'il se monCrai t parfois sévère et crcigeai? t. Ides 
ilotes qii'il a laissées démailtrent uri souci constailt de  veiller h 
l'organisacion et à la réussite de  toutes les activités communnu- 
raircs de la paroisse, qu'il s'agisse de séances, d'associntions 
locales oii de csrémonies religieuses. il ne rnanquait j;i.niais en 
cllaire une occ~s ion  de  sigtmler a ses fideles comment il  convenait 
d'agir face aux différentes situatioiis de la vie quotidienne. 

Aujoiird'hiii, oii I'nccusera.it sans doute de \couloir tout regen- 
ter. Son leitmotiv, (< Que personne lie t.ire en arrière ! 2 ,  ne per- 
suaderait probablemei-i t plus. 1,lais I'l-iomn~e était ind4ni:iblernent 
convaincu et debordant d'énergie, Ail coeiir de la niorosité siis- 
citée par la crise écoi~orn.iqiie des années trente, M. Piché de\!;iit 
constitiier 1111 véritable morivateiir et  ne laisser personrie indif- 
férent. 



Né à L'Assomption en 1882, i l  était t'ils de menuisier. Après 
des étiicles nu coll&ge L,'Assomption et au grand Séminaire de 
Mont réal, bloilseign'eur Rrucl~ési l'ordonriz prêtre en 1908. 
D'abord vicaire A Lachute, puis A Lachirie, i l  arriva R Saitit-Paul- 
de-l'Île-aux-~oix en 1926 et y demeura neuf ans. 

Certains paroissieiis se souviennent bien de  s:i personnalité et 
, de sa fougue. Ainsi le dimanclîe, i l  livrait frkquemrnent ses ser- 

mons debout près de la balustrade. Un jour, dans le feu de son 
honiélie, da.ns laqiielle il admonestait ses ouailles, i-l s'emporta et 
frappa di1 poing sur ladite balustrade. 11 avsit oublié q u e  I'assictte 
poui" la quête s'y trouvait. On i.rnagine le tixitamaire et la surprise 
du curé, sans oublier l'hilarité contenue des paroissieris ! 
L'incident mit aussitôt fin, on le conçoit, B son envolée oratoire ! 

14 un autre moment, i l  reinarqua que certains hommes assis- 
t.ant A la messe avaient pris l'l-iabitude, le dimanche, de sortir sur 
le perron de l'église durant la cklébration pour aller discuter. 11 
ri'érait pas llomrne H fe r~ner  les yeux siir un tel geste. 
Profoondérnet-it irriz.e, il interrompit iin dimanche sa messe siir-le- 
champ, alla chercher les fautit's à I'extérie~ir en  leur disant sa 
façon de penser, piiis revint ensiiite poursiiivre la cérémonie 
devant des fideles tout ktonnks. .. 

En 1937, il quit r-a saint-~aul-de-l'f le-aux-~oix poiir occuper la 
cure de 1'12cadie (1937-1952), puis celle de Saint-Constant (1952- 
1957). Lors de sri derniere adresse fius paroissiens, il ii-ivita ces 
derniers A accueillir avec enthousiasme leiir noiiveau curé et 
déclara : « Mo11 souvenir sera un acte d'action de  grâce pour les 
bienfaits reçus diirant rnon skjour à Saint-Paul, en demandant à 
Dieu de cantii-iuer cle ~laiis bénir, pour qiie la bonne entente existe 
toujoui-s ec que I~OLIS  travailliez voirs sanctifier )>. II prit sa 
retraite en 1957, à l'aiibe de ses soixarite-dix ans. 

Durant son séjoilr à Saint-Paul, plus préciséi~ieiit  en 1933, la 
paroisse devint partie intégrante du nouvefiii diocBse de Saint- 
Jean, dont le premier évêque fut Monseigneur Ana.stase Forget. 

L'abbé PALMÉNAS GEORGES 
se vit coiifier la ciire de saint-~aul-de-l'Île-c?11x-~oix en  octo- 

bre 1937 et l'occupa jusqu'en 1944. Période fertile en événe- 
ments. En et'fet, le déclenchement de la seconde guerre rnoildiale 
boule vers:^ ri divers degrés toutes les couches de la société. Les 
petites paroisses rurales n'écl-iappèrent pas au rationnement et 
aux remous clii'occnsionna le débat entourarit le plébiscite sur ta 



conscrjption. Dans ses adresses n u s  t'idèles, M .  Georges les 
encoiirageaic à s'al~procher des sacrenients régiiliGrernent poiir 
supplier Dieu de conjurer la guerre et ses horreiirs. 

En octobre 1940, un incendie détruisit l'église p:iroissiale. Les 
démarches et les efforts poiir sa reconstriiction consti t~ièi-ent le 
point marquant du &jour de hl. Georges A ~ainr-~aul-de-l'île-aiix- 
Noix. JI  y consacra beaucoup de teinps et d'ki~ergie. 

Né h llolyoke, Mass., en  mai 1891, PalnlPnas G.eorges, qui 
avoua.it oirvcrtement detester son prénom, Eit ses etiides clas- 
siques, suivies de crois anliées d'études tI.i&ologiques, au collkge 
L'Assomption. Ordonilé prêtre en 1.920, i l  enseigna pendant un  ail 
(ail collkge L'Assomption), frit vicaire à Varennes eri 1921, piiis B 
Napiemille, avant de venjr A saint-~aul-de-l''île-aux-~oix. Homme 
intelligent et aux capacités intellectuelles incontestables: il  accep- 
tait toutefois assez difficilement la dissidence. A ceux qiii s'oypo- 
saient à certaines modalités concerns.nt la reconstruction de 
I'église, i l  déclara eli chairé qu'il était impossible de satisfaire toiis 
les gofits et ciulil fallait parfois sacrifier sa volonté, n'l~ésitant pas 
ii citer I'esemple d'Abraham, qui avait accepté d'immoler son fils, 
013éiss~rlt ainsi au dessein de Dieu ~ n ê m e  s'il n'y rrouvz~ic pas son 
avantage ! 

Certains anciens pa.roissiens l'orit parfois décrit comme un 
homme quelque peu imbu de liii-même. Eft'ectivement, dans ses 
écrits, on retroiive parfois le a noiis » qu'employaient siirtout les 
éveques de l'époque. En réalité il possédait une  tres haute opi- 
ilion du pretre eii tnnt  que  représentant de Dieu. Qu'oii en juge 
par iin de ses sermons d'avril 1943, oii il declarait : (< Ne scan- 
dalisez pss vos enfants en parlant mal des prêtres ! Vous êtes si 
chanceux d'en avoir h votre service, qiie voiis devez en remercier 
Dieu en les respectmit et en leur térnoign:rnr voti-e conhance S. 11 
parlait fréquemment du « respect sacré dû aim représentaiits de 
Dieii sur terre », affirma.nt même pour imager le tout qiie si Lin 

ange rencoritrait u n  jour un pretre. il s'z~genouillersit sans hésiter 
devant lui ! 

Doiié d'kloquence, M. Georges histigea à pliisieurs reprises 
cert:iines tenues d'été, qu'il jiigeait <( indécentes et indignes de 
personnes se disant catl-ioliques ». II faiit admetrre qtie la prosi- 
niité du Richelieu et le dé\.eloppeineiit progressif des sites de 
villégiatiii-e étaient de nature ?i dimenter son indignation ! 



Mais ces quelqiies anecdotes ne doivent pas éclipser le talent 
ritanifeste daiis I'administ ratio11 de la  Fitbriqiie et le zèle déployé 
polir redonner aux paroissiens un temple dont ils poiirraieiit se 
montrer fiers. 

Il cli~itta Saint-Paul-de-l'Île-mx-~oix en 1944 pour ln ciirc de 
Saint-Constarit. 11 décéda dans sa pai-oisse en tiovenibre 1951, figé 
de 60 ans. 

La personnalité de FLORENT BOUKGEAaT 
contrastait avcc celle de SOLI prédécesseur.. I I  n e  poss6dait pas 

l'éloqiience et le j~anache de ce dernier; clétz?it pliitôt un Iiomi~ie 
réservé, fnigal et affichant iin haiit degr& de spiritiialité. Uri saint 
Iiomme, affirmaient certains. Lors de ses sermons, il irisistait 
auprCs de ses paroissiens pour que ceux-ci ne pratiquent pas iiiie 

religion de routine, basée siir la simple observance de préceptes, 
mais cultivent davantage en  LIS le S O I I C ~  de la pert'ectioii. 
(< Le temps est venu, leur disait-il, A l'occasio,~ de la retraite de 
1945, de cesser de se coiivertir A chaque retraite et cela jusq~1'8 
sa mort. Oiivrez les portes de votre intelligence A la baniie 
nouvelle évangéiiqiie ». 

M. Bourgeault était né h Lavaltrie en 1898, l'année tiiême de 
l'érection de  la paroisse de Saint-~aiil-de-l'1le-n.u~-Noix. Après des 
etudes au rkputé collège Sainte-Marie er P LI grai-id Séminaire de 
hioi~tréal, il opta pour la prêt.rise eii 2925 et enseigna des lors n i ]  
Collège de Saint-Jea.n. Vicaire h krcl-r6res et à Notre-Dnnie- 
Auxiliatrice au debut des années quarante, il lut ciii-é fi Sain.te- 
Julie en 1942. De santé fragile, il dut alors prendre un an  de 
repos. Eii 1943, il  reprit ses activités comme vicaire à Notre- 
Dame-Auxiliatrice et devint c~iré de Saint-Paul en  1944. 

Une de ses adresses en chaire cerne bieii la personrialité de 
I'homrne : en a.oiit 1945, il célibrnit le premier a.nniversaire de  son 
arrivée dans la paroisse et jl déclarait alors a u s  fidèles : 

r Dc~nain nia.rqu.ern le premier an-niuersaire de ?non arrit?t:e 
pnrn7.i vozis. Je rn'v plnis comme aztx prenliew joi~rs et suis 
pnoftrite.men.t h e u r e i ~ ~ .  A vou.s coiznaîrre dr~vcmtage, j 'c~i  nppris 
ci rnieirx vous estimer. Jmtrais aorilzr .fai.re plus pou-r votre 
bic~i--être spiritircl et rentporel. fispère pou-mir accum.plir (i- 
I 'ctv~wir des oeuvres pl.11.s grancles et plus belles.. . Je lie cous 
demande cr1i.e de n7.e consemer u0t.r.e respect 8 .  



Ce n'&tait pm, a11 s'en rend compte, l'homme des ernporte- 
men ts et des reproches. 

Début 1947, de nouveaux ennuis de santé le î'orcèrenr- à 
prendre urie période de repos ati Collège de Saint-Jean. il l'kt&, 
ori a.n~ionça son départ definitif, ail regret des paroissiens, qui 
chargèrent son successeur et les marguilliers d'aller lui remettre 
iine boiirse en guise dlappr&ciation. 

A l'automne 1947, son état s'étant amélioré, on le nomma 
vicaire A 1,ongueuil puis l'année suivante ciire i Saint-lsidore. 
11 se retira à h4ontréd en mai 1950. 11 n'avait dors  que 52 ans. 

prit charge de la cure de   ai rit- nul-de-l'île-aux-~oix le 10 
août 1947. Dai-is le contexte d'après-guerre, où la société 
amorçait une profunde mutation, le prètre devait s'adapter à de 
nouvelles réalites : les mentalités changeaient, les milieux plutat 
fermes sur eux-mGmes que représentaient jadis les p~?roisses S'OU- 

vraient sur l'extérieur, le monde ne  serait plus jamais comme 
avant. 

Saint-~ai~i-de-!'Île-aux-~oix constituait certes toujours une 
communauté presque exclusivement rurale, mais la veiiue de plus 
en plus nombrelise de touristes et de villégiatetirs la mettait 
davaritaGe en  contact avec les nouvelles tendances. Sa.ns être un 
homme d'avant-garde, le ciiré Archambault possédait un esprit 
ouvert. 

11 etait issii d'un milieu ~lisé, né el] 1904 de  Fratiçois-Xavier 
Archambaiilt, notaire Saint-Jeati-sur-Richelieu, et de klelaridy 
L'Ecuyer. II étudia A l'Académie commerciale de Saint-Jean puis 
au Coll&ge d e  Saint-Jeaii et au grancl Séminaire de Montrkal. 
Ordonné en 1928, son premier poste fut celiii de professeur au 
Collège de Saint-Jean. En 1937, il devint vicaire à Boucherville. 
Dix ans plus tard, i l  arrivait à saint-~aul-de-l'flc-aus-~oix. 

C'était lin honime cultivé  nais sans prétention, qui entretint 
e n  général d'excellentes relatio~ls avec ses fidèles. Il encouragea 
e t  s'impliqua dai-is ce qiii fut  l'embryon d'un premier comité de 
loisirs dans la paroisse. II présida au début des ziilnées cinquante 
à la vente par la Fabriqiie du  terrain où devait plus tard être 
constniite I1écoje ceiitra1c. 



Conime certains de ses prédécesseurs, Ia tenue des estivants 
le faisait parfois tiquer. F:n juillet 1950, dans son li\li-e de bord, OU 
il consignait les intentions de messes e t  les coinmiinications A 
transinettre aux fidèles, on remarque un mot en caractère gras, 
isolé et  bien en hidence : « Shorts ! ! ! B (Les points d'exclama- 
tion sont de lui !). 

II savait hausser  le ton et uscr de fermeté lorsqu'il jugeait 
qu'une situation se déchiorait.. Ainsi. à l'autonine 1950, il ferma 
le jubé de l'église, le réservant h l'usage exclusif d e s  chantres, 
outré par la dissipation de ceux qui l'occiipaient. A I R  fi11 de l'an- 
née 1951, estirnnnt que trop de gens négligeaient de payer leur dû, 
i l  menaça, sans passer à l'action cependant, d'afficlier à la porte 
de l'église l a  liste de ceux qui ne payaient pas leur dîme et leur 
répartition. 

II vécut tolitefois en  harmonie avec ses paroissiens e t  ceux qui 
le cbtoyGrenr s'accordent gén6ralerneiit pou r  affirmer qu'il fut un 
cxcellen t curé. 

Après son départ. en  1951, il devirit curé de Fort Chamhly. En 
1963, on le désigna pour'occuper la cure de Saint-Rémi et en 1966, 
celle de Saint-Blaise. Tl prit sa ret.raite en 1974. 

L'abbé LUCIEN ROY, 
arrivé dans la paroisse le 1.1 jiiillet 1954, y demeura pendant 

pliis de vittgt-crois ails, soit plus longtemps que n'importe leqiiel 
de ses predécesseurs. 

11 naquit A Saint-Clément-de-\7iai1ville, le jour de Noël 1913. 
Son père exerçait le ~nérier de voyageur de coInmcrce. II fréquen- 
ta le collège de Longiieuil, le colltge de Saint-Jean et le grand 
Séminaire de hfontréal. Il fut ordonné prêtre en juin 1939. D'abord 
professeur azi Séminaire diocésain (1939), il fut  la rneine année 
notnmé vicaire à Loi~gueiiil pilis dans les années siibséquentes a 
Notre-Darne-Aiixiliatrice (1946), Saint-Rémi (1948) et Napienille 
(1950). Aumônier 8 l'hospice de \I;irennes en 1950, il dut prendre 
iiiie année de repos cle février 1951 à fkvrier 1952, avant de devenir 
vicaire h Saint-Edmond. A la fin de 1952, oii le i1omrn:i aumônier 
des Soeurs Notre-Dame-des-h4issionsY poste qu'il occupa jusqu'à sa 
tlomination à la ciire de saint-~aul-de-l'Île-aux-~ok. 

Monsieur Roy était i l i l  homme colork, au tempérament 
nerveux et ail style quelque peu échevelé. Pour les paroissiens 
pliis âgés, qui avaient connu les sermons grandiloquents et au 



style crnphatiqiie dci passe, lesquels s'iriseraient ail coeur de 
longues cérémonies, le iloiiveaii ciiré représentait toiit iin cl~ange- 
nient ! I I  lie prolongeait pas ses prédications et les messes ne 
~'Cterilisaient pas. Quant aux pliis jeiines, ils ~ i i l ~ a i e i ~ t  bien ce 
prgtre q u i  n e  les laissait pas moisir sur les bmcs durs de l'église ! 

De fait, l'abbk Roy fiit toujoiirs popillaire auprès de la jeunesse 
de la paroisse. Peiit-être parce qu'il n'était pas maniéré et 
que sa spontailéité mettait h l'aise. Ses passages B 116cole, par 
exeniple, s'effcctuaierit eii coup de verit, daris Lin iro~iErou de 
soutane, mais les élèi~cs, de I'aveii i-i~erne des insri tutrices, 
aimriient bien ses visites. 

Son sej011r ctiïricida avec uiie baisse généralisée de la pratique 
religieuse. Mais force est dY:idrnettre qlie celle-ci rele\fait cl'iin 
phénomène de société, qii'un seul individu pouvait bien difficile- 
ment freiner. 

En 1977, i l  décida, ii l'âge clc 64 ans,  de  prendre sa retraite. 11 
quitta la paroisse e i l  aoi"it après avoir été fêté par les paroissiens. 

Lorsque FERNAIW OSTIGW 
devint le onzième tirulaire de la ciire de de sa in t -~aul -de- l 'h -  

aus-Nuis, la majorité des parojssiens âgés de moins de trente ans 
n'avaient jamais contiu d e  changement de cure. Ce prêtre rela- 
tivement jeune, mais jotiissan t dejà d e  beaucolip d'expérience et 
possédarit une  solide formation, apportait h la cornmiii~arité chré- 
tienne un  souMe nouveau. N é  à Richelieu en décembre 1930, i l  
fréquenta l'école Notre-Dame-Acixiliatrice de Saint-Jeaii, le 
Séminaire de Saint-Jean et le Grand Séminaire de Montréal. 
Monseigneur Coderre l'ordonna prêtre en mai 1956, A Longiieilil. 
Les nombreux postes qu'il a occupés témoignent de sa polpri- 
lence et de l'importance de son action au sein du diocèse : 

1956 : Vicaire pour l'&té à Bouclierville. 
Cér6rnoniaire (cliargé du bon déroiilement des 
cérémonies). 

1957 : Secretai re de h,lonseignei~r Coderre. 
1958 : Vice-cl-iancelier (la chancellerie voit il la 

bonne administriition du diocese et B 
I'éniissicin des actes). 

1961 : Secrétaire de hIonseigneur. 
1962 : AurnOnier dioccsain du S.P.M. (Service de pré- 

paration :III mariace). 



1963 : Assistant-directeur à I'Ot't'ice de l'kdiication. 
1964 : Irisiteiir ecclésiastique de la régionale 

Je La Prairie 
1966 : Kccteur de 18 Clinpelle Sairit-~Upbonsc. 
2973 : Ciiré de Snint-Ttiomas-de-Villeneuve. 

En 1959-1960, il  avait étudié t.11 tl~kologie à Ronle et en 
catéchèse h Luinen Vitae (Institution de liaut niveau). 

L'année suivnn t sot1 arrivke h Saint-~~ii1-de-1'Île-aux-~oi~ plus 
précisérilent eri juillet 1978, il présida In @te organisée pour 
souligner le 80e anniversaire de foiidacion de la paroisse. Les 
c4lébrations ne se voiilaierit pas de crande envergure mnis rem- 
porterent néantnoins un vif succ&s. 

L'abbé Ostiguy quitta Saint-Paul B l 'été 1979, I'évCché 
réclamant ses services. Mais deiix ani~ées lui avaient suffi pour 
se gagner le respect de tous, même de ceus qiii i-ie fréquentaient 
pas l'église. Les paroissiens avaient conscience d e  perdre 
un homme de valeiir. 

En août 1979, i l  se voyait coiifier la charge de  vicairc épisco- 
pal de la Région Nord du diocèse. II occupa le mêtne poste pour 
la Région Cei~tre  eil 1987 et pour ln RCfiion du Haut-Richeljeu en 
1995. Toujours en 1995, i l  agit, en fcvrier, comme président 
d'assemblée de l a  Fabrique de Kotre-Dame-de-Bonsecours. Le 
premier aoUt 1996, i l  fut nommé président d'assemblée d e  la 
Fabrique de   ai rit-~aul-de-l'lie-aiix-~oix, où se faisaieiit jour 
certains conflits. Sa tolkrance, sn diplomatie e t  sa facilité A 
admettre chez autrui une pensée difierente de la sienne Turent 
tnises à I'épreiive. 

Au rnerne moment, l'abbé Jacques Bonneau. prêtre desservant 
saint- nul-de-l'?le-a~is-~oix, étant en période de repos pour 
raisons de santé, M. Ostiguy redevint h prks de vingt ans d'inter- 
v:ille et jiisqri'i nouvel ordre curé de la paroisse. 

Le vieillissement du clerg&, Ie nombre restrejnt de nouvelles 
recrues et par voie de  conséquet~ce la pénurie de prêtres, consti- 
tuaient déjh des problèrnes à la fin des ann ies  soixante-dis. A 
saint-P:~LII-dc-l'ilc-aux-Voix, o n  coniprenait fort bien qiie des 
hornmes comine Fernand Ostiguy, en pleine possession de leurs 
mciyeils, soient appelés h de nouvelles tàches. Mais on concevait 
mal à I'epoclue que lsi paroisse puisse se retrouver sans curé suite 



à son départ. On spéciilait donc sur la designntion d'uii suc- 
cesseiir. C'est dans ce contexte que survint la 11orninat.ion 
d'AND& MERCIER à la cure de la paroisse, et1 septembre 
1979. 11 allait y exercer son ministère durant les quinze annees 
suivantes. 

Originaire d'Iberville, oii il naquit e n  juillet 1922, André 
Mercier f i t  ses études classiques 5 Saint-Jean et reçut sa forniation 
tliéologique au Grand Séininfiire de biontr6al. En fkvrier 1948, 
Monseigneur Foi-get I'ordoiirinit prêtre. D'abord professeur au 
Sérniriai1.e de Saint-Jean, i l  occupa par la siiite le poste de vicaire 
?I Notre-Dame-Aiixiliatrice (1948), à Sairit-Cyprien-de-Napiei'ville 
(1957) et h Saint-La.mbert (1961). Aprés des tctlides en pastorale 
de 11ado~esce~ict3 à Strasbourg en 1962, on 1' a tl-' ectcl coinme 
aumônier de la régionale de Cliarnbly (196.3). En 1967, on le 
retrouve recteur de la chapelle Saiiit-Alphonse Brossard. A\fnnt 
sa nomination A Saint-~aul-de-l'f le-sux-h'oix. on lui a-irait confié la 
cure de  sain^-Hiibcrt, en  1970. 

La position di] clerge des années quatre-vingt ne s'avérait pas 
de  toiit repos. Quelle attitude adopter face h la crise aiguë que 
connaissait l'Église qukhécoise ? On réalise mal le défi, pour LUI 

homme approcharit la soixantaine, de livrer u i ~  message que d'au- 
cuns rejetaient., qiie d'autres acctieillaient avec indi ft'éi-ence, et  ce 
dans une société evoluant à un rythme étourdissanr. M. Mercier 
opta pour la discrét.ion et la retenue. 

11 était doué d'un bon sens de l'hiimoiir, lequel trarispai*aissait 
dans ses homélies. 1-lomme éminemment sympatique, il se mon- 
trii toujours prêt à collaborer avec les laïcs. Celui qu i  se ret~dait 
au presbytère, pour une raison ou pour une autre, recevait i coup 
sûr Lin acctieil chaleurcux.En février 1988, les paroissiens orga- 
nisèrent une fête soulignant son 4Oe ari tiiversaire d'ordination. 
Juin 1989, siiite au décès du curé ~ a u l - h i l e  Diimas, de Saint- 
Valentin, on ajouta R sa charge le poste d'admii~istrnteur paroissial 
de Sniiit-Valentin. 

A l'été 1990, des travaux majeiirs s'imposant pocir le bon 
entretien de l'église de saint-~aul-de-llPle-aux-~oiu, il collabora A 
une vaste sousci-iptioii dans t0ui.e la paroisse, qiii permit  d'amas- 
ser plusieurs iriilliers de dollars. 

Il se retira le 31 juillet 1994, h l'âge de 72 ans. En octobre de 
la inêrne année, jl  devenait membre du Collège des consiilteiirs dii 



diocèse cle Saint-Jeziii - Loi~gueuil. 11 décéda le 19 février 1997, 
âgi: de 73 ans. 

Avec le d6part d'André Mercier, la difficile réalité s'imposa. Eii 
ce milieii des années quatre-vingt-dix, plus de 80% des prêtres du 
Québec dépassaient la cinquantaine, trois sur  d i s  se sitiiaient 
entre 60 et 69 ans  et 35% avaient franchi le cap des 70 ans. Les 
erirrées dniis les ciiici grands séminaires de  la province se faisaierit 
de pliis en plus rares, posant Lin grave problème de relève. Et le 
phknomène ne  se limitait pas au  Q i ~ e l ~ e c ,  i l  s9érend:iit A tout le 
continent nord-amkricain. I l  deilenai t jrrénliste de suiiger h tnniil- 
tenir un curé en perrnatience dans chaque paroisse. 

Cettc sitiiation incontournable aniena les aiitorités diocé- 
saines à iloiilmer, en  août 1994: 1';ibbk JACQUES IIONNEAU 
prêtre niodérateur à saint- aii il-de-l'île-aux-~oix et  à Sain t-Bliiise 
er administrateur paroissial à Saii~t-1Taleiltin. 

ikI. Boilneaii naquit en septembre 1946 A Saint-André-de- 
Sutton, où i l  fit ses etildes primaires er secondaires. Par la suite, 
il acquit une formation en dlectricité à l'École professionnelle de 
Grnnby et  en cuisine professionnelle h l ' lhole h4assey-C7anier de 
Co\vsnsville. Appelé ca.rdivement à la vocation  sacerdotale^ i l  
reçut son enscigneinent théologique au  Grand Sétiiinaire cle 
Montréal. 

Sa format ion pastorale 3 i  Saint-Jean-\fianney ec B lmmaculée- 
Cotiception fut complktée par des stqg,es pastoraux à Sainte-Julie 
et à Saiii t-Htibert. Motiseigneur Bernard Hilbert I1urdoiina en 
octobrc 1986. 

De 1986 & 1994, il f u t  vicaire à Sairit-1-Iiihert (1986-1987) et A 
Saint-'l'hoinns-de-\rilleneuve (1967), ciiré ZI Sainte-Thérèse e t  
vicaire à Saint-Liic. 

Pour le seconder à Saint-Paul-de-l'lle-aus-Noixl 011 délégua 
soeur 1,ladeleine Durocher, religieuse de la congr&gation des 
Saints Noms de Jésiis et Marie, aiicienne missionnaire eii Haïti. 
Ll~argée plus spécifiqiiernent de la pastorale, celle-ci occupa dès 
lors le presbyt.&re avec ilne de ses ctirnpagtles. 

Desservir plusieurs paroisses coristitue iine tâche Eort 
exigeante, si on I'ajoiite h IR difficulté de porter le nîessage 
evangéliqiie dans la societé actuelle. Eii effet, la pi-atiqiie 



religieuse au Québec, de 80% qu'elle était e n  1960, chuta sous les 
10% aprés le  début des arinees yuatre-vingt-dis. 11 fallait donc à 
des hommes comme Jacques Bon rien11 de ln volol~té, beaiicoiip de 
détermination et la force de leiirs convictions, pour poursuivre 
l'oeuvre de leurs prédécesseiirs dans un contexte bien particulier. 
Ayarit acc&d& B la prêtrise h un âge mur, M. Bonneaii possédait 
l'avantage indeniable d'rivoir vécu la réalité d u  citoyeti ordinaire 
et  d'ét.re ~ i i  fnit  de ses pr6occupations quotidiennes. 

En ao1it 1996 toutefois, des soiicis de santé le forcèrent à 
restreindre ses activitis. Les autorités diocésaines dScidSrent, 
après examen de la sitiiat.ion, d'affecter, du  moins temporaire- 
ment, hi. Bonneau à la paroisse de Saint-\Talentiri et l'abbé 
Feriiaiid Ostiguy h celle de Sainc-Paul-de-l'lle-aux-Nois. 

ALI débiit de 1997, on decida de  mettre un teri-[le à la présence 
de  soeur Madeleine Durocl~er dans la paroisse. hi[. Bot~neaii, 
toujours cure de Saint-Valentin et vicaire à Saint-Paul, occiipa h 
partir de ce nioment le presl-iytère. 



Liste 
ISQ8 Odilon 1,3ngei$ti 

Artliur TrfiIi!~n 
(Onier Girard ayant 
quiité In Iiiirnisse). 
YIix Clnutier 
Emile I.sridry 
Jean-:\Ibert Ga.@o~i 
Pt'.fir Iiisailloii 
Josepli Etliier 
Emey Bis~illon 
..idricn Clr)iitiur 
rucidc drhicr 
Joseph (.k)sselin 
Xnrliime RisailInn 
Willir Ihicli>s 
Holand Tliibodeau 
f'hilippe Risailion 
Llamien ktliicr 
Rolaiid Roudrr~u 
Josepli Savate 
Lionel 6thier 
Roma ilciben 
Oscar Sara$ 
Jean-Loilis Girard 
Alfred Lnfilois 
;intuni0 lleiinier 
Cl in~l ias  Gaboriau 
Hoer  1)rneault 
llnmeo I,nnglois 
Gasroii ClCrnent 
I len-6 Por.Çer 
Conrad Camectic 
EuclirIe Richer 
Roger Iienearilt 
Eiiclide Riclier 
Cniintl tiamnche 
Paul Desjrrrlins 
Rolnnti Roudrcau 
Gkrnrd Ssvagt 
(Remplscr 
Roméo 1,nngIois). 
hlaiirice Lantlois 
ILYI Forfiet 
Donat Gravel 
,\ndr6 Hisnillon 
Lionel Gaiiion 
Gérard De Senneville 
Giiy Fortiii 
Rowire Sérigny 
.\lnrcel Trcnihlzy 
Alixrt hihier 
Cu? blayer 
Pierre Cosseliii 
k o r g e s  Gamaclie 
Siiaannc Foniii . 
I'i'cttc Langlois 
hlarcel BisniIliin 
Fernand Trnhan 
Oscar Uelan&t - ! 
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des marguilliers 
SkrCi\vila HCbert 
Adolphe Trcrnblay 
Cyrille Rnudreau 
Josepli Rissonncrre 
IVilïrid i:lbrncnt 
Edniond l'nqueire 
Edoiiard Iléiioault 
Oi.ila Tremblny 
Dositlik S&l 
Joseph alanin 
Dmid BisaiIlon 
,\djiiteirr jloquin 
.lean-Bapriste Gosselin 
Ilomis~las Roy 
Cyrillc Ili.hcri 
t f iennc &jenon 
tlnrmidas Pcmer 
t démission polir 
raison6 de santt, 
rernp1ac-i par 
.\nitidée Regnier). 
Louis (>nucireau 
Tousssini 1' llariin 
Joseph Trahnri 
Liicien Laiid? 
Joseph Gisselin 
Georges Gagnoii 
.\nhiir Bisriillon 
ii'ilirirl Bisnillon 
i!karges Gagnon 
n!.Hnt ilulrrC ln 
paroisse 1. 
.Adjuterir Houdrrnu 
Samuel Thilwdeeu 
Jesn-Baptiste Trahln 
Thomas Dnllnli-r 
1-!enri lI6bett 
Damien Saiage 
FClix Hfkn 
Sarniiel Ethier 
Etlorinrrl Laiipjois 
.llired ilartin 
Artlrur ktliier 
Orner Detie~uli 
Joseph ]Ebert 
Joseph Girarcl 
Iiéliu Landois 
.4ahne H+nier 
(.losgti flt!hcn 
ayant qiiitr4 la 
paroisse). 
Joscph ClCrnent 
>i~rtl:il Trcmhlay 
Charles 1-IGhcrt 
.\Iédéric RL~hurd 

grnile Clknient 
Omcr Girard 

Guy lkssclin 
René Cusy 
Paulinr Uoudreau 
Korniand Cltwiiier 
Yorniand Cnutii 
Lto Yerdon 
RNer Giiny 
Rohen i'adnajs 
Christinne Lanevin 
Rcrnnrd Risaillon 
3larie-Claire Cl$nietit 
Isidore Bergeron 
Cécile 1,rhnc 
blndeleine t;ury 
h o n  Uisaillon 
hcl in  DisniIlon 
Rohert Snrage 
Gisde llarbec krgeron 
Blarie-Claire Clémen[ 
(rermine le ternie de 
CCcilc Idahrie). 
Rlrnche Ciiay 
Sfârjulaine hyan t  
Pierre Richer 
Yvon Rjsn illon 
Marie-Paule Érhicr 
Michel Hisaillon 
Gisde IIarbec Iler&emn 
\briolaiiie Langlois 
Piem Richer 
Nomnnd Cloiiticr 
Ilarie-Claire Clément 
(termine le ternie de  
GisPIç H .  Bergeron). 
IiHchel Hisaillun 
\larie-Yaulr t thier 
Carmen Dufresite 
tlugueire lfnyer Billo 
Résl Poseet 
h d r P  DPziel 
Sorrnaiid Cloiitier 
Gérard Pcllerier 
(déniissionnairea, 
remplacés par 
Yvsn Kichcr et Gahrielli 
IniriiiCre). 
Carmen Dufrcsnc 
&tard Outil 
André DPziel 
Rohert L l i r i e  
Pierre B a n k  
I;r&go~' TarJii 
llnrcel (:orbeil 
Oscar Manger 

1941 

19.17 
19.13 
1944 
19-15 
1946 
1947 
1948 
1049 
19% 
195 1 
1952 
1953 
195-1 
1955 
1956 
1957 
195 
1959 
1960 
1961 
1902 
1403 
1064 
1965 
1966 

1967 

1968 

1969 

1 Y 70 

1971 

1972 

1973 

197.1 

1975 

1976 



Joscph Hehert 1898 
secrémire teniporaire pour les deux 
pretiii2res assernbl6cs. --- - 
Ambroise X,lessier iunior 1898-1 900 

Liicien Gagnon -- 1900- 1902 .- 

i \ .J.  Beiiulieu 
P 

1902-1921 

Jacaiies 1-l(.l>ert 1921-1 926 

décédb cri ionctiorl 

NEre-Aviln 1-Iéhert 1926-1938 - 
nPre tlii ~récédcrit 

Lionel Desmarais" 1938- 19.3'1 
*-- 

Jean Meunier" - 1939- 1950 -- 
Jean Desin;irais* 1950- L95 1 

,\lfrcd Rkrnillard 1951-1955 - 
Vildnc Arteaii 1955- 1960 

Acl~ille Liimarre 1960-1961 

Rosaire Skvigny - 1961 - 
le coiiseiller l\riclr& Risail1011 
ogit coninle sccr6taire tcniporaire 
nnrks s:i dkrnission 

Lucien Lanclry 1961-1963 
,.- 

Kavmond Leblanc 1963-1918 

blnrie-1,ili Lenoir 1978- 

':' Ces trois secrétaires étaient notaires et n'assistaient pas h la 
rn:~.ioritd des asscrnblées. Un assistarit habitant la municipalité 
leur était assigni.. C'était lui qui tenait les minutes, lesquelles 
étaient ensiiice vérifiées par le secr6taii-e en t.itre. 



Maires de saint-~aul-de-l'île-aux-NOU 

Maires Coosei!lers ayant siégé 
SOUR les diverses 
administrtitionn 

Xyste Girard 
(1898-1900) 

Romain Boiidreau: 
Jiiles Trnti:in, 
Liicieti Patenaude, 
Ovilli 'Tremblay, 
Artliiir Poissant, 
Casimir Nolin, 
Joseph $chier, 
-rlapoléoii Hé tiert. 

O ~ i l a  Trembliiy David Dcrners, 
(1900-1901) Wilfrid Éthier, 

Kornairi Boudreau, 
Casirriir N o l i i ~ ,  
Joseph ktliier, 
Henri Hébert: 
Napoléon 1-Iébert. 

Napoléon Hébert fitienne Gagnon, 
(1901-1 901) Philippe Cloiitier. 

Jean-Baptiste Savage, 
David Deniers, 
Wilfrid f i t l ~ i e r ,  
Henri Hébert. 



Étienne G e n o n  
(1903-1904) 

Adjnteur Moquin 
( 1904- 1905) 

.- 

Artl~iir Pt>is~;int, 
Adjuteiir Moquin, 
hienne Gagnon, 
P!iilippc Cloutier. 
Jean-Baptiste Savsge, 
David Demcrs. 

-- 
h~foïse Cboqiiette, 
Dosi ttid Noël, 
Arthiir Poissant, 
Adjiiteiir h,locluin, 
Philippe Cloutier, 
Jean-Baptiste Sairage. 

Georgcs Gagnori, 
Wilfrid DisaiIlon 
Édouard 1 Jéneaiilt, 
Moïse Choquctte, 
Dosittié Noël, 
:\rtliur Poissant, . 



Uositlié Noël J .D.  Bissonnette, 
(1905-1913) FVillrid Hébert., 

Georges Gagnon, 
Wilfrid Bisaillon, 
Edouard Héneault, 
Moïse Clioquette, 
Moïse Gosselin, 
Arthur Corbière, 
Horniisdns ltoy, 
Wilfrid Clément, 
Arthur Bisnillon, 

Joseph Trahan, 
Giistave Martin, 
Horniisdns Perrier, 
Arthiir F. Étt-iier, 

Arthiir P. Éthier, 
An1ddi.e Régnier, 
N.A. Hébert, 
Euclide Boudreau 

N.A. Hébert Wilt'rid Bisaillo~i, 
(1913-191 7) Cuclide Boudreau, 

Aniedée Régnier, 
Arthiir F. Éthier, 
Mrilfrid Êthier, 
Arthur P. Étliier, 
toiiis Gaudreau, 
Uolphis Éthier, 



tYilfrid ethier 
(1917-1920) 
décédk dnns l'exercice 
de ses Soiictions 

[st~iaël Thibodeau, 
Lucieii Landry, 
Sainuel Thibodeziu, 
Josepli i\rteaii, 
I-lorniisdas Pcrrier, 
MJilfrid 136bert, 
Georges Gngnon, 
Arriiand Poissa nt, 

Alfrecl N. I-Iél,ert, 
Wilfrid Bisnil!on, 
Srriest Poissarit, 
Lo~iis Gaudreau, 

~\djuteur Boudreaii. 
Alfred h:fartin. 

Félix Hébert. 

- 
Adjuceur Moquin Alfred Llartin, 

(1920-1925) Mis Hébert, 
M'ilfrid I-lébert, 
\Vilt'rid Bisnillon, 
Samuel Thibodeau, 
I-loriiiisdas Roy, 
Arthiir F. h i e r ,  
Phjliza Fortin. 
Jnsepl~ i\ rteau, 
Charles 1-Iébert, 
Sa~n~iel Cthier, 
~idjiiteiir Boudrenii, 
Daniien Savnge, 

Orner Denéatilt. 



Chnrles Hébert 
(1933-1939) 

Joseph Clénient 
(1939-1943) 

Conrad Ibcine, 
Ernest Poissaiit, 
Joseph Boissonneault. 
Cllarles Hébert, 
Adjuteur Boudreau. 
Joseph Arteau, 
1-Ien ri 1-lébert. 
1-lector Brosseau, 
AlEred Martin, 
William G. 'Vl'l~itmari~ 
Éinile Perlier, 
hjartinl Tremblny, 
Joseph Girard: 
Edouard I,ar@ois, 
Joseph Clément, 
Adélard Pntenaiide, 
Onier Deneaiilt, 
Hector h>i.Iaillowr. 

Adjiiteur Boudreau, 
Orner Derieaiilt, 
Ernest Poissant, 
Josepli Clémeii t , 
Edoiiard Langlois, 
'CViiliarn G. ?\qiitrnan, 
Jean-hlbert Gagnnn, 
Fdix Ilisaillon, 
Fei ix Langlois, 
Elnile Landry, 
Onier Gir;ird, 
Médéric Rdcha rd. 

hlédéric Béchard, 
Éniile Landry, 
WiIlie Duclos, 
Ernest Poissant, 
Oiner Girard, 
1-1.5. Deneau lt, 
Roriiuald Boiidreau, 
Anthime BisniIlon, 
Adrien Gloutier, 
Oiigene Gagnon. 
Damien Étliier. 



+.-- -.--------- 

Ei"ncfit Poissant Anthirne BisaiIlon, 
(1943-1949) Willie Diiclos, 
Décédé dans daiis l'exercice Origène Gagnon, 
de ses fonctioi-is fiamien f i t l i i ~ ~ ,  

fiinile Landi-y, 
Adrien Cloutier, 
Philippe Bisaillon, 
klCdéric BÉchsi-il, 
A rtl~iir Tralian, 
Martin1 Tremblay, 
Josepl-i Éthier, 
Arsène Régnier, 
Alcide Ethier. 

---..- p..-.- 

kt l iur  Trahan Philippe Bisnillon, 
(1949-1953) Gaston Clément, 

Adrien Cloutier, 
Alcide Éthier, 
:\rseiie Régnier, 
Roland Thibodeaii, 
Hewé Forget, 
Gérard Fortin, 
Emiie Idandry, 
Eineq Bisaillon, 
Réal Poiss:int, 
Bernard Rajotte. 

-.-"--,- ,-,.-..--.- 

h t h i m e  Bisliillon ArsCne Regnier, 
(1953-1959) fimile Landry, 

Erne- Bisaillon, 
Réel Poissant, 
Lioi~el  cthier, 
Iri1dac Arteau, 
André Bisaillon, 
Eugène Fortin, 
Roland Thilmdeaii, 
1 Jervé Forge t ,  
Maurice Trahan. 



Roger Fleury 
(1959-1961) 

Philippe Bisaillori 
(1961) 
D&cédk dans l'exercice 
de ses t'oi-ictions 

Émile Landry, 
Eugène Fortin, 
Rolarid Thibodeau, 
Hervé Forge t , 
Maiirice Tratiari, 
André Bisaillon. 

Cyrille Langlois, 
Edward Martin, 
Émile Landry, 
Hervé Forget, 
Maurice T r ~ h a n ,  
Aridré Bisaillon, 
Roland Thibodeau. 

Cyrille Langloi~ Aritonio Langlois, 
(1961-1967) 1-Iemd Forget , 

Jean Tliibodeaii, 
André Bisaillon, 
grnile Landry, 
Edw:ird Martin, 
Roland Thibodeau, 
Jean Boudrcaii, 
Lbo Verdun, 
Rolancl Roudreaii, 
Artnand I,njoie, 
J.J. hiartit i .  



----- 

André Bis~illori 
(1 971-1 989) 

ibitonio I,nriglois, 
An~iand Lajoie, 
Jean Boiidrcaii, 
1,ko \'erdoii, 
Roland 13oiiclreai1, 
J . J .  hlnrtin, 
.Jean-Paul Réchard, 
Artlzur Gainaclîe. 
Léo Porget, 
Pierre Gosselin. 

- --,--- 

Paiil Desjardins, 
Pierrc Gosselin, 
Jean-Loiiiç Girard, 
Jean-Paul Béchard, 
Léo Forgct, 
Arthiir Gümnclie, 
Arii~and Boulé, 
Cli~ude h,Iayer, 
Floren t fitliier, 
bette Risaillon Langlnis, 
KCal Fonin, 
Cliristoplier Candie, 
Roger Boudreaii, 
1,Coiii i7ignenul t ,  
Jean-dncqiies Gimrd. 
J~iccliies Dioii, 
hlicliel Tralian. 

-. 
Aga the Si riion, 
Léon i \Ti@icault, 
AndrCe Villecourt, 
hfichel Trahan, 
Florent &hier, 
Jean-Jacques Eirarcl, 
Jean A. Denis, 
Serge Ueaudiy, 
Solni-ige Fortin, 
Normand Brosseau. 



Notes biographiques concernant les maire8 
de Saint-Paul-de-l'Tle-au,~-Noi~ 

- 
Xyste Girard (c~iltivsiteii r) 

né le 1 rtiai 1857 à Saint-Valentin 
fils de Grégoire Girard et de Jiilie Patenaude 
épousa ivIatliilde Simard le 28 janvier 1879 
II erifants (8 garçoris, 3 filles) 
décédd le 1 7  juillet 1923 (66 ans) 
demeurait sur I R  ferme appartenarit 
aujoi~rd'hui h Yves Dnupi~ise 

OMlo 'kemblay (cultivateur) 
né le 26 juillet 1855 
fils de Louis Trernblay et de Rose Senécal 
épousa Al phonsi rie Deneaiilt 
17 enfants 
decedé le 26 nvril 1914 (58 ans) 
demeurait sur la ferme appartenant 
aujoiird'hiii h M. Cilles Choquette. 
- 

Napoleon Fiéhert (ciiltivateur) 
né en 1842 
Fils de Pierre-David Hebert 
et de Sophie Bourgeois 
epoiisa Rébecca Siirprenan t 
16 enS:ints 
préfet de corrité en 1901-1902 
demeurait SUT la ferme 
app:rrteriant aujourd'li~ii B M. Ren6 h i e r  
dCcSdé le 27 avril 1902 (59 ans) 

Wilfrid R e d  &hier (cultivateur) 
né le 12 octobre 1568 
Fils de François fithier et de llélène ITnineault 
dpoiisa Marie-Louiso Dumoulin 
salis entant 
résidnit dans la 4e ligne, dans I'aricienrie 
demeure d'Euclide Richer 
décédé à 1'1i6tel-Dieil de Montréal 
en  1920 (52 ans) 

Étienne Gagnon (hritilai~ger) 
iié le 15 octolire 1858 
fils de Narcisse Cagnon et d'Adélitie Frégenii 
&pousa Salomé Adéline Gagnon 
13 enfants (8 filles, 5 garçons) 
sa boiilangerie se situait sur I'eniplncemerit 
de l'ariciennc r&sidencc de M. Yvon Desjourdy 
(s:llle de rnontre Marina Gagnon) 
dCc6dé à Chaniplain N.17. 
le 10 décembre 1927 
(69 ans) 



Adjuteur Moquin (ciil tivntcur) 
né le 28 novembre 1859 
fjls de Raphaël Moyiiiri et de Jiiliei-ine noyer 
épousa iLla1.i~ Georgi;iila Boiirclon 
demeiirait siir la ferme nppnrtenarit 
ai~joiird'hiii ?t M. Germain Dcnenult 
déci-dé le 16 octobre 1955 (95 ans) 

Dosir.h& Noël (ciiltivateur) 
né le 19 septeiiibt-c 18.71 
fils de Joscpl-i Noël et de Narie-h~~aillous 
épousa .Iiilie Goyette 
3 enfstits (2 filles) 
préfet di1 comté (1911-2913) 
demei~rair sur le site de I'anciei~ne maison 
de hl. ijlliert Gamache, lacliielle était situde 
prés de l'actuel garage Gamache 
décédé en août 1940 (85 ans) 

N.A. (NérbAvila) Hébert (rnédeci~i) 
né A Napierville le 26 juillet 1853 
fils de Pierre-David 1-Iebert 
et de Jiilie Bissonnette 
époirsa Marie-Rose Hébert 
I l  enfants ( 7  iilles, 4 garçons) 
demeiirait daiis Ir? inaison voisine 
du presbytère, actuellemciît occiipéc 
par M. Serge Boiidrcau 
décéda le 10 janvier 194.1 (90 ans) 

Wilfrid Bisaillori (cultivateur) 
né le 3 décembre 1860 
{ils d'Olivier Bisaillon e t  de Caroline Guay 
épousa en prerniéres noces i\,léliria Perriei- 
et en secondes rioces hlarie-Loiiise Diimoulin 
7  enfant.^ (4 garçons, 3 lilles) 
Ses descendants exploitent In feriiie 
Iarriiliale, rue Priiicipalc? 
ciu nord de Saint-Paiil 
décéda le 24 jiiiii 1949 (88 ans) 



- - - -  

Charles Hébert (cultivateur) 
né le 5 octobre 1854 
fils de Cyrille Hébert et de Pulchérie Dupont 
épousa Joséphine Régnier 
3 erii;iiits (3  filles) 
demeurait à la sortie nord du irillage, 
oii est sitiiee l'ancienne résidence 
de h4. Niner Leblanc 
décedé le 6 avril 1964 
à I'liôpital Saint-Jean (79 ans) 

Joseph Qétnent (cultivateur) 
né en 1886 
fils de Wilfrid Clément 
et de MédCrise Alphonsitie kthier 
épouse en premiPres noces 
iUphonsine Perrier 
et en secondes noces tUice l'reniblay 
3 enfants (2 garçoris, 1 t'ille) 
cicirieurait sur ln i.oute 223, 
fnce ,'i la 29e avenue 
retraite à Lacolle, i l  décéda 
le 25 mai 1968 (82 ans) 

-- 
Emest Poissant (ciiltiiiateiir) 

né en 1889 A saint-fidoiiard 
fils dlOdilon Poissant et de Délia Levert 
épousa en preniières iioces Berthe 'rrahari 
et eii secondes noces $va Oligily 
8 eiiiants (2 garçons, 6 filles) 
demeurait dans l'ancienne mais011 
de M.  Léo Verdon 
préfet de corn té en 1949 
dLw&dE ,? l'hôpital Saint-Jean 
le 20 déceilibre 1949 
(60 ans) 

Arthur Trahnn (cultivateur) 
né le 1 février 1892 
fils de Jean-Baptiste Trahari 
et d'Edwidge Saint-Hilaire 
épousa Abina Girard 
5 enfants (4 g:irt;ons, 2 fille) 
demeiir:iit daris la 3e liwe, 
où résident toujours ses descendants 



h t h i m e  BisaiIlon (cultivateur, menuisier. aiivrier) 
né le 3 mai 1899 
fils d'lllbéric Bisaillon et de Marie Ga\$,non 
épousa Maria Langélois 
iine fille 
demeurait ail 1271 rue Principale 
préfet de comté eii 1956-1357 
nonimé juge de pois en iiove~nbre 1957 
dbc6dé ail centre d'accueil du 1-lniit-Richelieu 
le J janvier 1981 (8.1 ans) 

Roger Fleury (ninrcliarid) 
116 en 1926 h Saint-Jérôme 
fils d'Isidore Fleury et 
de Reitie-Aitiiee Desjardins 
épousa Berthe Pellarid 
6 eiifai~ts 
&céda le 28 septembre 1983 (57 ans) 

Pliilippe Bisnilion (ciiltivatcur) 
ne en 1903 
Fils de \Vi!frid 't3isaillon et de h4élina Perrier 
époiisa Thérase Grégoire 
3 enfants (2 filles, iiri garçon) 
decéda le 10 décenitire 1961 (58 ans) 

Cyrille Langlois (cultivateiir, entrepreneur) 
né le 3 :ivril 1915 
fils d'Edoiiard Landois 
et de Georgiaiin Thibodeau 
époiisa Dinila M ~ i l l o i i s  
7 enfa~its (4 garçons, 3 Filles) 
décéda le 2 avril 1996 (#O ans)  

Lioncl Éthier (ciil tiva t eur)  
né le -13 août 1911. 
fils d'Arthur Philias Éthier et d')\manda Côtk 
épousa Ritri Ré~iiillard le 28 novembre 1942 
6 enhnts (4 filles, 2 garçons) 
préfet de comte e n  1970-1971 
décoré de la niédaille clii Centenaire (1967) 
par le gouveriicment fkdérnl, pour ses 20 ans 
ail service de In Commission scolaire 
de Saint-Paul-(le-l'lle-aiis-Noix 
dcEcédn Ic 19 avril 1991, 5 i\ioi?trGal (79 ans) 



André Bisaillon (cultivateur) 
né le 24 octobre 1924 
fils de Félix Bisaillon et d'Orise Ethier 
épousa Céline Guay 
6 enfants CS garçons, 1 Fille) 
préfet de comté en 1973-1974 et en 1981 
i In retraite, i l  réside actuellement 
R Saint-Jean-sur-Richelieu 

{technicien) 
né le Ir3 avril 1932 
Fils d'Edmoiid Langlois et d'Adora &hier 
&pousa Yvette Bisaillon 
3 enfants (3 garçons) 





Cent aris représcntc~.it bien peu A l'échelle de l'histoire. Cette 
étape nous fournit néarirnoins l'occasion de rappeler la mémoire 
de Paulinoix, trop souvent sombrés dans l'oiihli, qui contribu&renc 
au développement de la municipalité. 

II Saut admirer la fierté et la tenacité des fondateurs, les 
Néré-Avila Hébert, Xyste Girard, Ambroise Messier, pour ii'en 
nommer que quelques-tins. qiii refusèrent, malgré une conjonc- 
ture alors d&f:.i\!orable, de voir rnoiirir leur village. 

II faut reconnaître le dévouement de nombreux curés, 
Paulinojx d'adoption, qui oeuvrèrent dans des conditions diffi- 
ciles, avec des griffes minimes, et dont I'autoritk, qui nous semble 
aujourd'l~ui excessive, s'avérait parfois liécessaire au sein d'iirie 
communczuté restreinte et peu scolarisée. 

II convient de souligner l'apport des femmes, mères de 
familles souvent. nomlireuses, travaillant Ferme dails l'anonymat 
et coiistituant les piliers des celliiles familiales. 

fl  importe de signaler l'implication sociale des différents 
maires, ceux qui agirent sans aucune rémunération avant 1970, et  
leurs successeurs, qui durent manoeuvrer dans un environnement 
beaucoiip plus complexe. 

Le centenaire periliet kgalement de constater le chemin 
parcouru, au cours d'une période qui donna lieu A une somme 
sans précbdent de transformations et de bouleversements 
sociaux. Les fondateurs de  Saint-Paul se déplaçaient en calèche, 
s'éclairaient avec des lampes à pétrole et n'avaient jamais vu un 
avion ! Lorsqu'ils iormérent leur nouvelle cornmunaiitf?, ils 
rie disposaient que de quelques centaines de dollars poiir 
l'administrer e t  n e  pouvaient par conséquent dispenser aux 
citoyens des services élaborés. 



Aujourd'hui, les Paulii~oix possèdent toiites les raisons d'être 
fiers des installations et des i'ricilitks, doil t les diverses adminis- 
trations ont dot& la municipalité ail cours des décennies. Ayant 
pris conscience des ressources fort limitées des générations 
précédentes, peut-être seraor-ils plus à même d'apprécier ce 
dont ils disposent actuellement. 

Pour Saint-Paul-de-l'lle-as-Nojx comme pour de 

~~oinbreuses  municipalités, I'aveiiir comporte une certaine dose 
d'incertitude. Depuis 1991, les gouvernenien t s  supérieurs leiir 
ont confie ln charge de divers secteurs d'activité (rbseau routier, 
senlices de la Sûretk du QuCbec). 11 s'ensziit pour elles rle 

nouvelles c0ntraint.e~ Fil~ancières qiii auront inkvitablenient des 
conséquences sur leur futur. Par ailleurs, il est de plus en 
pliis question de hisions municipales. I l  serait pour le rnoi~is 
si~igulier de voir un  joiir Sain [-Paul et Saint-Valentin retrouver 
la situation qui était la leur avarit 15'98 ! 

Quelle que soit la toiirncire des évtcnements au cours des 

prochaines années, les Pauli noix son i en droit d'aborder avec 

confiance le deuxième siècle d'esisrence de leur municipalité. 
Car les infrastniccures que celle-ci s'est dorin6es, ajoiitées à la 
présence rassurante du Richelieu, à l'attrait dii Fort Lerinox et à 

l'esprit d'iiiitiative de ses citoyens, la situeront forcément dalis 
une position avantageuse pour faire face h la realité. 



Archives de II municipalité de Saint-Paul-de-l'ne-aux-Noix. 
Lisres des d6liliiéretions da Çotiseil municipal (1898-1997). 

Amhives do la Fabrique de Saint-Paul-de-I'Ile-~~mx-Noix. 
(1898-1997). 
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